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ABSTRACT 

The father figure of 18" century France is a complex theme which had historical, social 

and literary repercussions during the pre-Revolutionary era. The present study aims to 

analyze the evolution of this theme in the work of a little-known novelist and moralist, 

Madeleine d' Arsant de Puisieux. 

Tenuous as the relationship between history and literature may seem, an examination of 

the socio-historical rights and obligations of the father and their portrayal in some of the 

novels of our author reveals that the writings of Madame de Puisiew question the 18' 

century view of the father as an all-powerful and distant being. Much critical work has 

analyzed the role of women or of mothers as literary figures, few have analyzed the father 

figure. 

Various types of fathers are portrayed in the novels of Madame de Puisieux. Each 

chapter will examine a specific characterization. The roles that these fathers play are multi- 

faceted and reflect the radical social changes taking place in French society. 

The Introduction presents the various stereotypes of the 18" century father figure. This 

is followed by a brief discussion on the ((roman rkalistew and its role in establishing the 

family, and subsequently the father, as a literary theme. 

Chapter One studies the absent father. While the reasons for his absence can be quite 

diverse in the 1 8L century, both the emotional and physical absence of the father negatively 

affect the life of his child. Madame de Puisieux seems to encourage the caring and attentive 

presence of the father. 

Chapter Two examines the father as obstacle. During the 18" century, paternal 

authority was enforced by law. Consequently, the father's will played an essential role in 
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determining the life of the child. By analyzing the extent of paternal authority in the areas 

of marriage, forced career choices, and punishment, we conclude that Madame de Puisieux 

challenges her society's support of paternal power. She shows that it is sometimes necessary 

for the child to confiont the father in order to become independent. 

Chapter Three studies the father as mentor. According to Madame de Puisieux, 

indifference and immorality are the two primary qualities that characterize a father of the 

18" century as a bad mentor. She convinces us that a good mentor plays an active and 

essential role in the education of his child. We conclude that the author wishes to develop 

an ((ideal)) father-ane who recognizes and embraces his paternal responsibilities. 
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LISTE D'AB&MATIONS 

Pour simplifier les notes, j'utilise le systeme d'abreviations qui suit pour designer les 
ouvrages de Madeleine de Puisieux que j'ai consultes: 

C A (Conseils a une amie) 

C (Les CaractCres) 

CZ ( L   ducatio ion du Marquis de *** ou memoires de la Comtesse de Zurlac) 

GB (Le Gotit de bien des gens, ou, Recueil de contes, tant en vers qu 'en prose) 

HT (Hisloire de mademoiselle de Terville) 

M B  (Les Me'nroires d'un hornme de bien) 

RA (Reflexions et avis sur les difaufs et les ridicules a la mode) 



introduction 

Le pgre ... ce n 'est pas un amor)), c 'est un systkme de signifcation riche d 'histoire. 

~ v o ~ u a n t  les pensies, les sentiments et les images, tous divers et changeants, le p6re est un 

Ztre ci la fois vivant, spirituel et imaginaire. Qu 'est-ce que le ccpGre))? 

Le but de cette itude est d'kclairer la figure cornplexe du pkre au dix-huitigme sigcle en 

examinant les transformations qu 'elle subit dans les romans d'une femme Pcrivain de 

l 'e'poque. Nous commenqons par une brtve introduction historique de la figure paternelle. 

Cette introduction reprend les stkre'otypes b la mode chez les chercheurs qui ont traiti de 

1 'histoire nrllurelle et sociale de l 'Ppoque. Nour expliquom ensuite les raisons pour 

lesquelles la litte'rature du sickle des LumiGres est un rkseau d'informution privilPgrgriP Puis 

nous pre'sentons notre choix d 'auteur-Madeleine de Puisieux-et les raisons pour 

lesquelles ses ouvrages nous inrhressent. 

L'autorite d'un roi sur ses sujets, celle d'un *re sur ses enfants etaient de meme 
nature, nous le verrons : ni l'une ni l'autre n'etaient contractuelles ; l'une et l'autre 
etaient considirees cornme cmaturelles>). Le roi et le +re n'avaient de comptes a 
rendre qu'a Dieu, de leur gouvernement. L'un et l'autre agissaient nonnalement en 
fonction des inter& de leur famille, fit-ce pour le plus grand malheur de leurs 
sujets ou de leurs enfants. (Jean-Louis Flandrin, 1984, 7) 

Si nous prenons cette citation au pied de la lettre, le pike de 1'Ancien Regime se 

manifeste comme une sorte d'autocrate Eni par Dieu : il est chef de famille, dktient tout le 

pouvoir et tient son pouvoir de Dieu. Bien qu'il s'intdresse au bien9tre de sa famille, c'est 

h i  qui prend toutes les dicisions. I1 p u t  ainsi agir selon sa propre volonte, meme si ses 

actions blessent ses enfants. Cette attitude patemelle qui s'etablit pendant le seizitme siecle 

dure jusqu'a la Revolution fkan~aise. Dans notre etude, il s'agit de voir si cette image d'un 

pere tout-puissant reflete vraiment la realit6 du @re des milieux bourgeois et nobles au dix- 

huitieme siecle. 

Selon le Chevalier de Jaucourt dans son article ct Pere)) de 1'EncycZopPdie (1 75 1 - 1 780), 

la designation d'un piire vient de la ((relation la plus etroite qu'il y ait dans la nature)) (t12, 
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338). Cette relation est le lien entre @re et enfant, ce qui implique des obligations 

mutuelles. Ce lien n'est cependant etabli que par le mariage, c o m e  l'afirme M. Boucher 

d' Argis dans la partie jurisprudence de son article (<Enfanb> : ((La principale fin du mariage 

est la procrkation des enfans, c'est la seule voie Iegitime pour en avoin, (Encyclopddie, t5, 

654). Jean Delumeau et Daniel Roche reprennent ce principe : 

C'est l'etat de mariage qui impose a l'homme la paternite. En dehors de cette 
institution, tout lien naturel entre un hornme et un e n h t  procede du peche et 
app-t donc cornme vicie. Dans l'etat du mariage, l'homme ne peut refuser sa 
paternite a l'enfant n i  de ses oeuvres et de sa legitime epouse. Le mariage et son 
effet designent le +re et s'irnposent a lui : en dehors du mariage, pas de salut ; en 
dehors du mariage, il n'y a que des fornicateurs et Cventuellement des geniteurs ; 
seul le mariage justifie et sanctifie la copulation et son effet eventuel. (1990, 38) 

Depuis la fin de la Renaissance et pendant tout lYAncien Regime, un pire doit itre un 

homrne marik. Selon les lois et la religion, seul l'homme marie a le droit d'avoir des 

relations sexuelles-ce qui est important dam une societe patriarcale. Car seul l'homme 

marik peut s'assurer que les enfants nes de sa femme sont a h i  : ce fait est implicite dans 

l'institution du mariage, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Delumeau et Roche ajoutent 

que malgre l'importance de la filiation par le sang, celle-ci est importante seulernent dans 1e 

mariage (1990,43). 

Pour cette raison, le biitard n'a pas de #re puisque I'identitk de son #re est toujours 

suspecte : apater est quern nuprio demonstrand (Jaucourt, Encyclopddie, t12,339). Par 

conskquent, le #re naturel du dix-huitieme siecle n'a pas d'obligations envers ses enfants 

bitards : comment prouver qu'ils sont a Iui ? En outre, toutes les lois sont contre le bitard, 

c o m e  l'atteste Yvonne Knibiehler : c<pepuis la Renaissance], le droit canon et le droit 

civil se liguent contre le hiturd, qui est non seulernent exclu de la succession de ses parents, 

mais encore fiappi de lourdes incapacites sociales, exclu des offices de judicature, de 

finance et d'e@e, exclu des Wnefices ecclbiastiques)> (1987'75). Le b b r d  n'a pas de 

droits, et ne peut donc pas s'attendre a l'aide de son *re naturel. 

En revanche, le pere legitirne a des responsabilites, comme nous explique Jaucourt : 

a L 'o bligation naturelle qu'a le pere de nourrir ses enfans, a fait ktablir le mariage, qui 

declare celui qui doit remplir cette obligation ; mais comme les enfans n'acquierent de la 

raison que par degres, il ne suffit pas aux peres de les nounir, il faut encore qu'ils les Clevent 

- 

I aLe pere est celui que le mariage d 6 i g n e ~  
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& qu'ils les conduisent ; deja ils pourroient vivre, & ils ne peuvent pas se gouvemen) 

(Encyclope'die, t 12, 339). Le *re doit nourrir, entretenir et Cduquer ses e n h t s  parce qu'ils 

sont en partie sa creation. De plus, comme l'enfant n'est pas ne autonome mais 

completement dependant de ses parents, les obligations du #re touchent la morale. Sans 

aide, l'enfant mourra L'entretien est une dette morale que le #re doit a son enfant. 

Rares sont les @res qui s'occupent pourtant des jeunes enfants. Selon les usages 

parentaux des milieux nobles et bourgeois du dix-huitieme sikle, le @re n'est pas 

responsable des soins quotidiens des enfants sous l'ige de sept ans : ctAu fond, pour tout ce 

qui regarde la petite e n h c e ,  le @re est peu conceme. I1 prend quelques decisions, mais la 

pratique est laissee aux femmes)) (Knibiehler, 1987, 1 1 2).2 La mere, par ailleurs, ne s'en 

occupe pas non plus. Bien que la plupart des medecins conseillent l'allaitement de  l'enfant 

par sa propre mere, la haute societe dedaigne cette pratique. La noblesse et la haute 

bourgeoisie ant donc l'habitude de laisser les nouveau-nes chez les nounices jusqu'a l'iige 

de trois ans et, apres cet %ge, de les confier a w  domestiques. En outre, les soins qu'exige un 

petit enfant prement du temps et sont p6nibles. Si la mere se consacre a son enfant, elle a 

peu de temps pour son mari. Et quel mari veut ceder sa place a un enfant ? 

. . .nous savons, parce que certains medecins le disent, que l'homrne occidentd ne 
partage pas volontiers sa femme avec un nourrisson. Celuici urine, defeque, 
vomit : il se souille, il est malodorant.. .c(Merdeum, ((pisseuse)), ((rnorveuxn, disent 
les homrnes pour designer les petits enfants. La nuit, l'enfant pleure, et s'il tete, les 
seins de sa mere suintent.. .Pour le #re, le petit manque d'attrait. (Knibiehler, 1987, 
113) 

I1 est vrai que I'on ne peut probablement pas attribuer cette attitude a tous les #res. Mais en 

general, pour le #re du dix-huitieme sikle, le petit e n h t  avec ses besoins continuels est 

plut6t un ennui qu'une joie. 

C'est apres la petite enfance que les rapports entre @re et enf'ant cornmencent a 

s'etablir, Des l'gge de sept ans, surtout s'il est mae,  l'enfant doit commencer sa formation. 

A ce moment, le +re doit prendre une decision : veille-t-il a I'education de son enfant, ou 

est-ce qu'il I'envoie chez un precepteur ? Sa decision va directement influencer ses relations 

avec l'enfant. Si, par exemple, le @re garde l'enfant aupres de lui, il aura probablement de 

meilleures relations avec son enfant. I1 semble que le *re venant du peuple ait des relations 

' Cela n'est pourtant pas le cas chez le @re du puple. Selon Arlette Farge, al'homme du peuple partage 
naturellement avec sa femme les dches nourricKres et educativew (1986,56). 
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plus intimes avec ses enfimts, car, dQ leur naissance, il joue un ri le egal a celui de la mere 

dans l'entretien des enfants. Malgre cela, la plupart des ptires nobles et bourgeois mettent 

l'education de leurs enfants entre les mains d'autrui : ils trouvent un precepteur pour 

eduquer leurs enfants jusqu'a l'lge de douze ans, et ils les mettent ensuite au college ou au 

couvent pour qu'ils puissent continuer leurs etudes. 

Pendant la premiere partie du siecle, la relation entre le piire et 17enfant chez les nobles 

et dam la haute bourgeoisie est assez reservee. Bogna W. Lorence atteste, <<The aristocratic 

tradition was such as to interpose a barrier between parent and child ; formality and 

deference characterized their relationship)) (1 974,2). M i k e  la litteratwe de cette epoque, 

selon Rene Pillorget, aexhorte les parents a garder leur distance a 17egard de leun enfants)) 

(1 979, 138). 11 y a bien entendu des raisons pour cette distance prescrite, cornme nous le 

verrons plus tard, mais elle est a w i  caractMske par une certaine negligence de la part des 

parents envers leurs enfants. 11 semble que les parents de la haute societe ne font attention a 

leurs enfimts que lorsque leur propre satisfaction est en jeu. Ce sont, par cons5quent, les 

enfants qui ont des obligations envers leurs parents : ils doivent l e u  phire? De plus, les 

enfants doivent respecter leurs parents et leur oMir sans la moindre resistance car il w faut 

pas oublier que les chltiments corporels sont de rigueur. Pillorget ksurne les relations entre 

enfants et parents ainsi : a... les premiers doivent voir dam Ies seconds les representations de 

17autorite divine, donc eprouver a leur egard du respect, de l'amour et de la craintes (1 979, 

138). La distance du c6te des parents et la crainte du c8tt des enfants sont a la base des 

rapports familiaux, et ces deux attitudes renforcent l'autorite patemelle et la soumission des 

enfants. 

Au cows du siecle des Lumieres, ces rapports vont n6anmoins subir des modifications. 

Bien que la majorite des pkres nobles n'entretiement pas de relations proches avec leur 

progeniture, les bourgeois ont des rapports assez affectueux. Petit a petit, certains ideaux 

bourgeois transfoment la societe fran*se du dix-huitieme siecle, et le pere se trouve dans 

une position radicalement differente a la veille de la Revolution. 

11 faut donc nuancer l'opinion que l'image d'un pere tout-puissant et distant reflete la 

realit6 du p&e des milieux bourgeois et nobles au dix-huititme sikle. Beaucoup 

' a h  fact, in roro. the attitudes of indifferent parents lacked any guidelines based on children's needs; it was 
adult convenience and individual preference which dictated adult behaviour. The onus of performance rested 
upon the children who were expected not to cause their parents too many difficulties.)> Lorence (1 974, 1 1 - 12). 
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d'historiens confirment cette image. D'apres James F. Traer : 

Marriage and family organization under the ancien regime may best be described as 
traditional. In the traditional marriage the husband and father exercised both legal 
and actual power over the person and property of his wife and children. He enjoyed 
management of their property and the revenue that it produced. The law permitted 
him to discipline his wife and children, either by physical punishment or by 
confinement in a correctional institution. In short, he was the ruler of his own small 
realm, similar to the monarch in his kingdom. As his children matured, he decided 
whether or not they might marry and, if so, how to arrange their marriages so as to 
help them and the family to realize economic and social goals. (1 980, 15) 

D'autres chercheurs voient le #re comme une figure plus complexe. 

A notre avis, le +re des milieux nobles et bourgeois du dix-huitieme siecle a des 

dimensions tres variees. Malheureusement, la plupart des ptires demeurent silencieux sur 

leur r6le dam l'entretien et I'education de leurs enfants : ((On ne connoit jamais bien la joie 

des peres ni leurs chagrins, dit ~ a c o n ?  pace qu'ils ne peuvent exprimer leur plaisir, & 

qu'ils n'osent parler de leurs peines>> (Encyclopkdie, t 12,338). De plus, il semble que le 

pere doive porter plusieurs masques devant la societk et devant ses enfants. Jaucourt atteste 

qu'un ({pere de famille ne p u t  etre mCchant, ni vertueux impunemenb, (EncycZopt!die, t12, 

338). Le @re est donc une figure multiple, changearite et complexe. I1 joue en outre un rde 

tres important dam la sociCte du siecle des Lurnieres. Selon Edward Pilon, ((C'est qu'en ce 

temps-I& et le plus souvent, le +re etait le centre et le pivot de la famille ; il en etait l'ordre 

et Ia raisom (1 923, 14). 

Pour nous eclairer sur cette figure complexe du @re, nous avons decide de consulter 

quelques romans du dix-huitieme siecle. I1 va de soi que la litteratwe nous offie des 

renseignements sur l'imaginaire et les mentalitis d'une societe ou d'une culture. Comment 

ne pas evoquer l'image que tout lecteur peut avoir du libertinage au dix-huitieme sitcle en 

lisant Les Liaisons dangereuses de Laclos, ou bien de la tyrannie sociale imposee aux 

femmes en lisant La  Religieuse de Diderot. I1 est Cvident qu'un auteur est le produit de son 

siecle. Neanmoins, il ne faut pas oublier qu'un roman est la creation de l'imagination d i n  

auteur. La fiction qui traite des rCalitCs socides d'une Cpoque ne refltite pas la v6ritC 

historique, rnais la kalite perque par lgauteur. Knibiehler afirme, ((On ne peut s'y fier 

' M h e  si Bacon Ccrit au dix-septieme sikcle, ses observations s'appliquent encore a w  Hres du sikcle des 
Lum ieres. 
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qu'avec precaution, puisqu'elle ne presente que des exemples fictifs : un auteur voit la 

societe a travers le prisme de son imagination, de sa sensibilite, de sa culture)) (1987, 171). 

La litterature kcrit a la fois contre la societe pour la ddnoncer et avec la societe dam la 

mesure ou elle reflete certains ideaux et stereotypes. De cette maniere, elle deforrne la verite 

historique. I1 faut, par consequent, nous mefier de la litterature comme source unique 

d'information sur une societe. Cependant les adeformations>~ peuvent nous renseigner sur 

les mentalites d'une epoque : lorsque nous disons ((Mais, ce n 'est que de laflctiom, nous 

rejetons peut-itre une des cles qui pourrait nous aider a comprendre le pas&. 

C'est au dix-huitieme siecle que l'on trouve des tentatives de plus en plus nombreuses 

vers un roman realiste.' 11 est clair qu'on ne parle pas du roman arealisten au dix-huitikme 

siicle. A cette epoque, on dit plutat vraisemblable, historique, ou nature1 (Fran~oise 

Barguillet, 198 1, 107). Neanmoins, ce nouveau style d'expression litteraire transformera le 

genre romanesque. 

Le roman realiste fait ses debuts vers la fin du dix-septieme siecle en reaction a la 

critique qui accepte ma1 le roman comme un genre litthire. Le roman a en fait une tres 

mauvaise reputation. D'abord la critique le meprise parce qu'elle croit que le genre 

romanesque est plut6t un genre <<fernhim : les romans ne sont ecrits que pour les femrnes; 

les littiraires ne les lisent evidernrnent pas. En outre, la critique ne tolere ni le ton precieux 

du roman ni ses intrigues extravagantes, et elle accuse le roman d'invraisernblance. Georges 

May explique, aEt, en effet, les themes precis des attaques esthetiques les plus importantes 

du debut du XVIIIe sikcle fiuent l'invraisemblance et l'irreaiisme de la composition des 

romans, de leur invention, de leurs situations, de leur psychologie, et leur style)) (1963,20). 

Pour justifier le roman au point de w e  esthetique, les romanciers cornmencent a tcrire des 

ouvrages avec des aspects plus realistes et plus ordinaires: par exemple, le lieu et l'epoque 

ou se sihle le recit se rapprochent de ceux du lecteur; on trouve plus de details physiques sur 

le decor et sur les personnages; le heros a des proportions plus hurnaines; et les evenements 

ne sont plus extraordinaires. Selon l'abbk Desfontaines dans ses Obsentarions sur les e'crits 

rnodernes (1 743) : 

Tandis que nos auteurs comiques (...) oublient que la ComCdie est un spectacle 
destine a representer le ridicule niel qui est dam la societk, et non a peindre des 

- - - . 

Ce terme, courant au vingtitme siecle, ddsigne non seulement un style littdraire du dix-xptihme et du dix- 
huititme sitcles, mais aussi un style du dix-neuvierne siacie qui a des buts et des qualitCs tout B fait diffdrents. 
I1 ne faut pas confondre les deux. 



7 
vertus et des defauts metaphysiques, nos Romanciers, voyant pour ainsi dire la 
place abandonnee, laissent la les grandes aventures, les idees heroiques, les intrigues 
delicatement nouees, la peinture des passions nobles, leurs ressorts et lews effets; ils 
ne s'amusent plus a choisir pour leurs Heros des personnes d'un rang distingue : ils 
s'attachent aux moeurs bourgeoises et prennent leurs Heros partout. (cite par 
Barguillet, 198 1, 109) 

De plus, les romanciers cornmencent a scruter la realite en kcrivant des ouvrages q-ui essaient 

de reprtsenter des observations fiables et qui se rapprochent de la realite (Barguillet, 198 1, 

107). Barguillet ajoute, i(Le roman rialiste, ddaissant I'exotisme pseudo-geographique ou 

pseudo-historique du roman romanesque, pdtend restituer la verite de son epoque, dam 

toutes ses nuances bigarrees)) (1 98 1, I 1 1). 

Au dix-huitieme siecle, on trouve ce que Barguillet appelle une idvolution rtklisten 

(198 1, 14), et beaucoup d'auteurs de I'kpoque font partie de cette &ohtion. Parmi ces 

auteurs, d'apres Barguillet, il y a Lesage (1'Histoire de Gil Blas, 171 5), Marivaux (La Vie de 

Marianne, 1 73 1 - 174 t ; Le Paysan Parvenu, 1 734- 1739, PrCvost (les Mimoires d'un homme 

de qualild, 1728-1 73 l), Mme de Riccoboni (Lettres de mistriss Fanny Butlerd, 1757), et 

Diderot (La Religieuse, 1760). La vraisemblance et la probabilite aquierent donc de 

I' importance. Morroe Berger affirme, ((Novelists [. . .] moved toward notions of probability 

as they rejected unrealistic and incredible events and characters, insisting upon a 

resemblance to life and reality-in a word, upon probability in their fictiom (1977, 14)? 

Pourtant la critique antiromanesque accuse aussi le roman d'immoralite. Diderot atteste 

dans son ~ l o ~ e  de Richardson (1761), aPar un Roman, on a entendu jusqu'a ce jour un tissu 

d'evinements chimeriques et tkivoles dont la lecture etait dangereuse pour l'esprit et pour les 

moeurs)) (cite par Barguillet, 198 1, 13). En reponse a cette attaque, les romanciers du dix- 

huitieme siecle modifient le but du roman. Au lieu de simplement plaire au lecteur, le 

roman cherche maintenant a lui faire la morale. Vivienne Mylne explique, (<Far more 

widespread, however, was the notion that the novel should aim at the moral edification of 

the reader. He should lay down the book, just as the play-goer should leave the theatre, a 

better and wiser matw (1 98 1,4). Pour que le message soit bien requ par le lecteur, le roman 

doit l'emouvoir. Par consiquent, il faut que I'intrigue soit vraisemblable. Le lecteur doit 

6 Selon I'ecrivain anglais, Henry Fielding : ((Since novelists are writing about the private lives o f  ordinary 
people rather than the public lives of  great ones, they do not have documents to prove the mths of the events 
they portray. For this reason, the novelist must stay within the bounds of probability or his story will not be 
believable.)) (CitC par Berger, 1977, 18). 
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croire au roman : ((Before he can be moved, and improved, by a work, therefore, the reader 

must believe in it>, (Mylne, 198 1,7). 

Encore une fois, les romanciers ont recours au style realiste : c<pt is necessary] to write 

the novel so that no incident, no character, no action, will startle the reader out of his 

imaginative belief by flouting his standards of possibility and probability>, (Mylne, 198 1, 

10). Ceci pennet 17identification du lecteur au heros parce que la realite presentee dans le 

roman touche a la realite vecue par le lecteur. La lecture d'un roman realiste est donc un 

acte intime parce qu'elle lie le lecteur au heros. Ce lien aide le lecteur a accepter plus 

facilement le message moral parce que le message est implicite dam l'intrigue et dans les 

personnages : il n'est plus ((dictt5, par le narrateur. Berger resume ainsi : 

[The] intimacy among life, art, and the reader is the achievement of the realistic 
novel, seeking to show the weakness of men and women, the triumph of events over 
motives, and the grandeur and tragedy of ordinary lives. In such works authors 
make an implicit critique of human nature and social life, but do so through the 
story and the characters, rather than by direct statement of an attitude or point of 
view. (Berger, 1977,4) 

Meme si le roman realiste a pour but de peindre la realite telle qu'elle est, cela ne veut 

pourtant pas dire que le roman realiste la peigne avec exactitude : aLe realisme du XVIIIe 

siecle n'exclut donc pas 17accentuation de la realite, voire sa deformation>, (Barguillet, 1 98 1, 

1 17). De plus, le roman realiste cornme genre est plus repandu dans la premiere moitie du 

siecle que dans la seconde ou le roman devient plus c(exp&imentalu. Barguillet afirme, 

((...en rkaction aux romans precieux, les auteurs de la premiere moitie du XVIIIe siecle 

privilegient le reaiisme; ceux de la seconde moitik, en reaction a w  precedents ecrivains, 

choisissent la morale et la sensibilite,) (1 98 1, 17). Neanmoins tes traits mis en place par les 

romanciers pour caracteriser le roman realiste dam la premiere moitiC du siecle continuent 

d'influencer, pendant le reste du siecle, les faqons de representer la vie dam un texte de 

fiction. Le realisme est encore tres important. 

La preoccupation avec l'utiiite morale d'un texte ainsi que le desir de hausser la 

reputation du roman renforcent donc l'importance du style rkaliste. Le souci du realisme 

dome par la suite naissance a la representation des vies ordinaires. 11 faut avouer que par 

((vies ordinaires~ nous entendons celles de la bourgeoisie ou de la petite noblesse. En 

realite, le peuple est peu repn5sente dam la litterature du dix-huitieme si&cle m5me si cela 

change petit ii petit. Nkanmoins, la representation des vies ordinaires qu70n trouve dans le 
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genre romanesque du dix-huitieme siecle doit interesser toute etude socio-historique. Car 

le desir de mettre en oeuvre la vie quotidienne dome au theme de la famille tout son essor. 

G6ce au roman realiste. la famille devient un theme important dam la litterature du 

sikle des Lumieres, et beaucoup d'auteurs de l'epoque examinent les relations familides, 

parmi lesquels figurent Marivaux, Prevost, Voltaire, Mrne de GdEgny, Mme de Riccoboni, 

Diderot, Rousseau, Mme d ' ~ ~ i n a ~  et Mme Leprince de Beaumont Le roman est ainsi une 

bonne source d'information sur la farnille de l'epoque puisqu'a travers le roman, les 

icrivains peuvent aborder toutes les facettes de la famille. Selon Lynn Hunt : 

Since eighteenth-century novels focused on the individual in his or her relationship 
to the social world and especially to family pressures, they inevitably enacted a 
family romance (or series of them). In the form of fiction, writers were able to 
explore facets of social existence usually suppressed in polite discourse : dreams of 
social mobility and individual self-transformation ; fatal conflicts between parents 
and children ; and the perils and allures of incest. As a consequence, the novel is an 
essential starting point for any consideration of the familial foundations of authority. 
(1992,21) 

Puisque la famille est un theme majeur dans la litterature de cette epoque, il va de soi que le 

pere l'est aussi. 

Au dix-huitieme siecle, on s'intdresse beaucoup au *re, et ce n'est pas seulement dam 

le roman que le pere tient un r6le considerable. On trouve le fire dam tous les arts, mais 

surtout dam la peinture* le thefitre et les romans. Jean-Claude Bonnet atteste, cLe *re, 

cornme censure du desk et image de la loi a travers quoi se structure toute sexualite, tient 

une place exorbitante dam I'imaginaire du 18e siecle dont il est un des motifs majeurs. Le 

pouvoir trks reel du *re s'etend cependant a bien d'autres domaines que celui de I'echange 

sexuel et se dissemine dam de nombreux aspects de la vie sociale)) (1980, 195). Le @re 

n'est pas une figure digee), dans un certain stereotype; il est tres complexe, evoque de 

multiples themes et Cvolue : 

Pivot symbolique, figure organisatrice et obddante, sa recurrence fait imagerie. A 
travers de multiples recits, pieces de thefitre, tableaux (lettres d'un fils a son @re, 
avis d'un @re a son fils, lieux communs du fils ingrat et de la malediction 
patemelle), apparait une image du #re complexe, tant6t bienveillante, tant6t 
tyrannique et caricaturale. C'est apres 1750 qu'elle vient occuper dam les arts et la 
littkrature une place nouvelle et veritablement positive. ( B o M ~ ~ ,  1980, 196) 

Dans la premiere moitik du siecle, l'image du #re dam les arts et la litterature est surtout 

caractCrisCe par son pouvoir absolu; c'est le contde  que le pire exerce sur ses enfants qui 
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compte. Dans la deuxieme moitie, par contre, la figure paternelle s'interesse de plus en 

plus a sa comptitence parentale et a ses rapports avec ses enfants. Cette evolution de la 

figure paternelle dans les arts et la litterature aura des consiquences considerables pour toute 

Malgre son omnipr6sence dans I'imaginaire du siecle des Lurnieres, les pensties intimes, 

les desirs et les motivations du @re sont surtout exprimes dans le roman. Le @re peut s'y 

montrer sous plusieurs zpects, meme sous des visages contradictoires. I1 peut aussi se 

transformer. A travers le roman, la figure patemelle s'anime. En outre, I'Cvolution de 

l'image du @re est plus hppan te  dam les romans car certains critiques pretendent que les 

romanciers de I'Cpoque visent a changer le statu quo. Selon Bonnet : 

A travers le @re, comme a travers les grands hommes, les ecrivains veulent imposer 
alors une Cthique universaliste. En instaurant le @re, ils tendent a remplacer la 
societe d'ordres avec ses rites separes, par une sociCte plus homogene et plus 
egalitaires ... C'est a partir de l'ascendant du @re, qui symbolise aussi l'idee morale 
dam sa dimension revolutionnaire, que peut sTop&er la conversion a un nouvel 
ordre de choses, (1 980,208) 

On pourrait dire que l'evolution de la figure patemelle cherche a influencer l'evolution des 

mentalitis envers le pire. Les romanciers vedent donc que le personnage du #re devieme 

une force agissante. Un plan pat-&re ambitieux de la part des Ccrivains, mais il n'est pas 

sans succes : l'evolution du r6le et des droits et responsabilit6s legaux du @re au dix- 

huitieme siecle sera en partie liee a l'evolution du personnage du *re. 

~ t a n t  don& que I'etat civil reconnait et impose l'importance du p&e dans la structure 

familiale, etant dome Cgalement que 1'Encyclopidie soutient les obligations maturelles)) du 

pere envers ses enfants legitimes, etant donne enfin le souci moralisateur, realiste et social 

de la litterature au dix-huitierne siecle, nous avons voulu nous concentrer sur quelques 

romans du dix-huitieme siecle afin de rnieux comprendre la figure paternelle de cette 

epoque. Au c o w  de nos recherches, nous avons conch que l'oeuvre romanesque d'un 

Ccrivain relativement peu connu et peu apprkcii pourrait eclairer notre demarche de 

rapprochement entre I'histoire sociale et le texte littdraire. I1 s'agit de Madeleine de 

Pu i s i e~x .~  

7 En appendice, nous pdsentons I'autew et son oeuvre afin de familiariser Ie lecteur moderne avec Mme de 
Puisieux. 
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Mme de Puisieux est a la fois moraliste et romanciere. Mais peu de chercheurs 

Ctudient ses ouvrages dont la plupart sont en effet consideres c o m e  etant ({medimres)) par 

certains chercheurs. Selon J. Fr. Michaud, ((Madame de Puisieux ne manquait ni d'esprit, ni 

d'une certaine facilite de style ; mais elle n'avait point d'irnagination, point de chaleur, et 

toutes ses productions sont marquees du coin de la plus deplorable medimrite)) (1968,521). 

Camille Gamier ajoute : ((11 n'en reste pas moins qu'dlroroc et tres certainement CPphise, 

les MPrnoires d 'un homme de bien et 1 ' Histoire de mademoiselle de Terville peuvent rester 

dam l'oubli qui est le leur depuis d e w  siecles~ (1978,213). Bien que les talents litteraires 

de cet auteur ne soient pas apprkies de nos jours, Mme de Puisieux nous offie pourtant des 

observations perspicaces sur son siecle et sur la figure paternelle. 

En tant que moraliste, elle connait bien son ipoque. Selon Alice Laborde, le moraliste 

du siecle des Lumieres doit avoir des comaissances diverses : ((Le terrne 'moraliste', au 18e 

siecle, implique l'etude de l'ethique, bien sik, mais aussi ce que nous avons l'habitude de 

considerer comme appartenant aux dornaines de la psychologie, de la sociologie, des 

sciences politiques, et, par extension, a la pkdagogie ; ce qui repond a un champ de 

connaissances infiniment plus vasten (1984,43). Dam ses traites de morale-Conseils a 

une amie (1 749), Les Curactgres (1 750), et Riflexiom et avis sur les d@uts et les ridicules 

a la mode (1 76 1 ) - W e  de Puisieux examine non seulement l'ethique mais aussi les usages 

et les comportements, les problemes sociaux, les rapports entre hommes et fernrnes et ceux 

entre parents et enfants, I'iducation, et les mentalites. Elle scrute la societe franqaise du dix- 

huitieme siecle. M6me si elle partage certaines idees et observations de ses contemporains, 

elle a des opinions qui lui sont propres. D'apres Laborde, (&a comaissance des institutions 

du pays et sa position vis-a-vis de ces institutions est encore une source d'instruction pour le 

lecteur du 20e sieclen (1 984,156). 

Mme de Puisieux n'est pas seulement moraliste, elle est aussi romanciere. Tout comme 

ses traitis de morale, ses romans nous renseignent sur la societe h q a i s e  du siecle des 

Lumieres. Laborde atteste : 

L'oeuvre romanesque de Mme de Puisieux n'est pas une succession de romans 
gauches et lassants. Elle constitue un approfondissement de certaines questions 
sociales du plus haut intMt. Cette oeuvre offre une suite d'applications, dam un 
contexte irnaginaire, inspire des ouvrages en vogue, de ses vues sur les rapports 
complexes qui lient les sexes. Dam ce sens ses romans prolongent et amplifient ses 
essais de m o d e .  (1984, 152-1 53) 



12 
Ses observations sur la societe dans son oeuvre romanesque sont donc aussi valables que 

celles dans ses traites de morale. 

Mme de Puisieux est tout a fait au courant des accusations qui sont lancees contre le 

genre romanesque: ((On regarde en general la lecture des Romans c o m e  futile & 

dangereuse; futile, puce que la pliipart ne contiement aucunes moralites, & peignent des 

caracteres connus qui n'apprement rien; dangcreuses, pace que les rnieux ecrits offrent 

souvent des situations s=duisantes, capables de corrompre les rnoeurw (HT,~  tl , v ) . ~  Elle 

aflirme par consequent le but de ses romans : icLe but que je me suis propose en Ccrivant 

des Romans, a toujours Cte de prouver quelque verite)) (HT, t 1, vi). Mme de Puisieux 

cherche a eduquer le lecteur ; elle veut hi  enseigner la morale et le sens cornrnun. 

Est-ce que cela veut dire que les romans de Mme de Puisieux sont des romans moraux ? 

Selon Gamier, non : a.  ..car pareille a ses contemporains, elle eprouve, face a ce genre, un 

malaise que se traduit par I'ambiguTte. Si elle a Ccrit des fictions a but moral, elle est aussi 

I'auteur du Plaisir et d7Alzarac>> (1 978, 146). Ses traites de morale font nkanmoins partie de 

ses premiers ouvrages; Mme de Puisieux est avant tout moraliste. En outre, a cause de ses 

tendances moralisatrices, Mrne de Puisieux n'arrive pas a se detacher de son oeuvre 

romanesque. Voici un auteur qui prend un r61e actif dans ses romans : aQue Madame de 

Puisieux ait dCbute dans la carriere litteraire par une oeuvre morale, les Conseils, n'est pas 

un accident car en fait elle est modiste avant tout ... Ainsi qu'il a etk remarque, Madame de 

Puisiew romanciere ne peut reprimer reflexions, cornrnentaires, aphorisrnes, meme dam les 

ouvrages ou le romanesque se montre des plus charges>, (Gamier, 1978,260). Le narrateur 

chez Mme de Puisieux fk6le de bien pres les opinions de son crkateur. 

Cornme nous l'avons vu, la vraisemblance est essentielle pour enseigner la morale, et 

Mme de Puisieux souligne son importance : c . l e  merveilleux, si eloigne de la nature & de 

nos moeurs, n7a jamais squ faire une regle pour personne. Quelle confiance pat-on avoir 

dans des vertus qui ne sont pas d'usage parmi nous, qui n'existent pas meme?% (HT, t l  , vii). 

Pour que ses leqons soient mieux reques, Mme de Puisieux sait que les intrigues qu'elle 

invente doivent etre plausibles au lecteur du dix-huitieme siecle. Elle sait de plus que ceIa 

aide le lecteur a s'identifier aux personnages : c.. 1'Ccole du monde instruit mieux que les 

Voir la liste d'abdviations P la page viii. 

9 Toutes les citations de Mme de Puisiew sont dam la version originale. 
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prkceptes severes de la raison, & pour peu que l'on ait d'equiti, on voit dans la conduite 

des autres de quoi se comger de ses defauts ou les moyens d'acquerir des vertus)) (HT, t 1, 

vi). Et cet auteur souhaite cette identification : d3i I'exemple de nos arnans pouvoit porter a 

les imiter, rien ne me seroit plus agreable que d'avoir contribue au bonheur de mes 

concitoyens)) (MB, t l ,  ix). Mme de Puisieux propose donc les exemples edifiants a suivre. 

Comme beaucoup d'ecrivains de I'epoque, Mme de Puisieux suit les traditions mises en 

place par les romanciers du style rediste. Un critique de I'epoque porte ce jugement sur une 

des oeuvres de fiction de I'auteur : c<Elle s'est peu embarass5e d'inventer des avantures 

singulieres, de combiner des evenemens swprenans, & de rechercher des situations 

imprevus ; elle a cru que ce qui se passe tous les jours dam ie monde ... lui fourniroit un fond 

suffisant de moralit& utiles & aeables) ,  @lie-catherhe Frkron, 1754, t3, 23).1° En 

general, ses romans s'eloignent peu du domaine du reel. Lorsque l'intrigue se deroule dans 

un autre pays-par exemple, la premiere partie des Mirnoires d'un hornrne de bien ( 1  768) se 

situe en Angleterre et plusieurs personnages principaux sont anglais-il s'agit toujows de la 

societe et de la culture fian~aises du dix-huitieme siecle. De plus, Ies evenements ne sont 

pas, c o m e  1e dit Freron, ~<surprenansn : ils font partie des situations reconnaissables de 

tous les jours. La vraisemblance fait partie de la description du decor et de la psychologie 

des personnages. En outre les personnages sont assez ordinaires. Ils appartiennent soit a la 

bourgeoisie soit a la petite noblesse, et ils n'ont pas de traits spc5cialement singuliers ni dans 

leur physique ni dans leur persomalite : <<Cette condition moyenne se retrouve dans le 

caractere de la majorite des personnages qui n'apparaissent ni bons ni mechants, ni violents 

ni genereux, ni htro'iques)) (Gamier, 1978, 177). Mme de Puisieux s'interesse donc a la w i e  

ordinairen. Le realisme et la vraisemblance jouent un r d e  important dans les romans de cet 

kcxivain. 

Puisque Mme de Puisieux ecrit la plupart de ses romans non pas pour simplement 

distraire le lecteur mais pour en fait 1'Cduquer et puisqu'elle croit a l'importance de la 

vraisemblance, il n'est pas surprenant que la farnille soit un theme important dans son 

oeuvre romanesque. Mais ce qui est surprenant, c'est que le #re assume un r6le majeur 

dans les romans de cette femme ecrivain. 

L'importance des personnages paternels dans les romans de Mme de Puisieux prouve 

'O 11 s'agit de ~'~ducarion du Marquis de *** ou mhoires de ia Comtesse de Zudac (1753). 
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que cet auteur ne suit pas les traditions litteraires fkminines du dix-huitieme siecle. Tandis 

que beaucoup d'auteurs masculins, tels que Marivaw, Prevost, Diderot et Retif de la 

Bretonne, s'interessent a la figure paterneile, il faut avouer que le @re ne joue pas un r6le 

important dans la majorite des romans ferninins. Lorsqu'il apparait, il est souvent un 

personnage stereotypd-le #re tyran. Raymond Trousson atteste, aLes figures paternelles 

sont peu fiequentes et representent volontiers la tyrannie et I'oppression, leur veto injuste ou 

leur respect des conventions sociales menant leurs enfants au malheun, (1996, preface, 

xxiv). Ce n'est pas le *re qui interesse les femmes ecrivains de cette epoque--c'est avant 

tout le mariage: {(In making linguistic space for themselves, they were also attempting to 

carve out social space by commenting obliquely or directly on institutions and traditions 

affecting women's lives most closely. The focal point of the majority of novels was, of 

course, just as it had been in earlier periods, m a m a g e ~  (Joan Hinde Stewart, 1993, 11). 

Mme de Puisieux se distingue des femmes Ccrivains de I'epoque car en effet il nous semble 

qu'elle met en lumiixe le *re du dix-huitieme sikle  sous tous les angles. I1 faut souligner 

que mCme si les personnages patemels dam les ouvrages de Mrne de Puisieux appartiennent 

a la bourgeoisie et a la noblesse, ils offrent des variations assez pittoresques de ce 

personnage. 

Dans les ouvrages de Mrne de Puisieux, on trouve des pkres tyrans, des p&es 

compatissants et des p&es educateurs. L'ecrivain cr& des pikes qui dedaignent leur 

progeniture et d'autres qui l'adorent. Plusieurs de ses personnages sont orphelins de +re, 

ou sont separes de leur @re. Lorsque le *re est absent, Mme de Puisieux fait allusion a w  

consequences de son absence. Cornme elle ose parler de tout,' ' on trouve des conflits 

violents entre pikes et fils, des peres qui emploient des lettres de cachet pour n5gler la 

conduite de leurs enfants, et des enfants qui contemplent les mariages clandestins pour 

s'imanciper de leur @re autoritaire. Les personnages principaux se reconcilient avec leurs 

peres, les peres desavouent leurs enfants, et parfois ies pkres irascibles se transfoment en 

peres aimables. Mrne de Puisieux soutient l'autorite patemelle et la met aussi en question. 

Elle evoque les possibilites d'inceste et de parricide bien que les deux ne se realisent jamais 

dans ses romans. Presque tout ce qui se rapporte au +re se trouve dans les ouvrages de cette 

" Dans son conte. eLa Femme comme il y en a beaucoup)), i l  s'agit d'un homme qui ne peut plus avoir de 
relations sexuel1es avec une femme: (<Le Lord d'Alby en combattant vaillament pour sa libertd, requt un coup 
qui le priva de la facult6 de produire son semblablen (GB, 199). Cette impossibiIitC d'Ctre @re mene A la quCte 
d'un amour spirituel ; le jeune homrne cherche donc une femme avec laquelle il peut avoir une liaison d'arnitid. 
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femme ecrivain. Pour cette raison, nous allons analyser les dimensions variees du @re des 

milieux bourgeois et nobles que I'auteur nous decrit. 

Quant a notre etude, nous dlons consulter trois romans et un conte ou les personnages 

paternels jouent des d e s  assez considerables : L 'Education du Marquis de *** ou 

rnPmoires de la Comtesse de Zurlac (1 753)' Les Me'moires d 'un homme de bien ( 1  768)' 

L 'Histoire de mademoiselle de Terville ( 1  768), et <<Le Pere mentom dans Le Gozit de bien 

des gens, ou. Recueil de contes, tanr en vers qu 'en prose (1 769)." Parmi les traites de 

morale de Mme de Puisieux, ii n'y a que les CaractPres (1750) qui nous intiressent parce 

que dam le debut de ce traite, notre auteur parle des devoirs paternels pour I'education des 

enfimts. " 

Notre demarche sera a la fois historique et thematique. Pour situer la figure litteraire du 

pere dam son contexte historique, nous etablissons le lien entre 17&olution sociale et 

1'6volution thematique du personnage du *re. A notre avis, cela aide a elucider certains 

details de l'intrigue et a expliquer quelques comporternents des personnages. Cette 

demarche permet de comprendre la transformation progressive du personnage romanesque 

du pere. 

Dans un premier temps, nous examinerom lepsre absent. Cette absence est soit 

physique soit emotive : le +re est mort, exile, ou ne participe pas a la vie de ses enfants. 

Nous verrons dam quelle mesure cette absence afEecte l'enfant et comment Mme de 

Puisieux en parle. Ensuite, dans un dewcieme chapitre, nous analyserons le piire obstac/e. 

Ce type de @re illustre un abus de I'autorite paternelle, et dans ce contexte, on est amene a 

se poser plusieurs questions a savoir pourquoi un #re exploite son pouvoir paternel et 

pourquoi il s'oppose aux volontes de ses enfants. Lorsque I'enfant affronte son #re, il faut 

se demander qui gagne. Ceci nous amene a examiner dam quelle mesure Mme de Puisieux 

pense que l'emancipation de i'enfant est possible. Enfin, dam le troisiime chapitre, nous 

etudierons le p2re mentor. Dans cette partie, nous analyserons comment le piire s'occupe 

de 1'Cducation de ses enfants, et d'autre part comment il la ndglige. Chez Mme de Puisieux, 

le pere peut &e un exemple 1 suivre ou a ne pas suivre. Tout depend des leqons donnkes 

par le pere qui peuvent Ctre homes ou mauvaises. 

-- 

I2 Les resumes de ces ouvrages figurent en appendice. 

13 Ses autres trait& ne nous regardent miment pas puce que le p&re y joue en fait un r6le assez rnineur. 
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En analysant les p&es qui figurent dam les ouvrages de Madeleine de Puisieux et en 

les regroupant selon ces trois rubriques, nous avons voulu klairer la figure patemelle du 

dix-huitieme siecle et sa transformation litteraire chez Mme de Puisieux. Constatons encore 

une fois que la figure paternelle des Lumieres est tres diverse et qu'au cows du siecle elk 

evolue. Mfme dam les k i t s  de Mme de Puisiew, on peut apercevoir une evolution de la 

conception du @re : car a la fm de sa camere litteraire, I'auteur cr& un *re ideal. Mais ce 

pere ideal, est-il realisable ou simplement un Sve ? Mme de Puisieux cherche-t-elle 

vrairnent a domer naissance a un nouveau type de pire ... un #re qui now guidera au temps 

moderne ? 



le p & e  absent 

L'absence d'un parent se fait sentir dans la plupart des romans de Mme de Puisiew. 

L'absence soit de la mere ou du *re est souvent centrale a I'intrigue, mais parfois elle est a 

peine mentionnee. Quel que soit le degre d'importance dome par le narrateur a cette 

absence, elle peut ndanmoins influencer les actions d'un personnage. Notre etude se 

concentre sur le pGre absent. 

L'absence du *re se manifeste de plusieurs facons et elle implique des consequences 

diverses. Nous anaiyserons d'abord Ies differentes formes d'absence. D'une part, cette 

absence est emotive : par exemple, le #re a honte d'Ctre #re et ses enfants representent un 

fardeau ;I4 les rapports familiaux sont marquis par une certaine fioideur ou reserve ; le @re 

peut privilegier certains de ses enfants. D'autre part, l'absence est physique : le *re est 

mort ; il quitte sa famille ; il est exile. Constatons que le theme de l'absence physique du 

pkre est assez frequent dam les textes de Mme de Puisiew. Nous etudierons ensuite les 

difficultes et les risques qu'affionte Ie personnage sans #re. Mme de Puisieux rnontre qu'il 

est parfois dificile de reussir dam le monde sans l'appui du piire. L'enfant peut aussi se 

sentir responsable de cette absence qu'il ne comprend pas. De plus, les personnages 

fiminins courent le risque d'inceste : comment @re et fille peuvent-ils se reconnaitre s'ils 

ne se sont jamais vus ? En dernier lieu, nous examinerons le *re <<retrouve~. Lorsque I'un 

des personnages dans les textes de Mrne de Puisieux retrouve son piire, cette occasion est 

une source de bonheur. Cornmen~ons par l'absence imotive du @re. 

Absence Cmotive 

Selon Roger Mercier, <<On a honte d'avoir des enfants pour la meme raison qu'on a 

honte d'etre marie, parce que cette tare rend un homme ou une femme peu propres aux 

aventures sentimentales ou galantes, surtout lorsqu'en outre on a le mauvais goGt dd'aimer 

son mari, sa femme ou ses enfants, et de le montrem (1 961,43). Cette citation Cvoque bien 

les sentiments patemels de la noblesse et de la haute bourgeoisie en France au dix-huitieme 

siecle : le pere a honte d'ttre pere pace qu'il a moins de liberte pour les poursuites galantes. 

14 Notons que la honte d'etre @re ne figure pas dam les romans de Mme de Puisieux. 
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Un pere, comme tout homme marie, a moins d'attrait qu'un homme libre. Le code galant 

Iui impose donc la honte d'etre *re. Cette honte produit chez h i ,  cornrne resultat, une 

attitude d'indifference envers sa progeniture. Lorence explique, ((This indifference toward 

children, so vivid among the upper classes, was part of a larger, fashionable distaste toward 

marriage. Men and women of the aristocracy were often ashamed to have children. This 

blemish, they felt, rendered both men and women less fit for amorous adventures)) (1974, 1- 

2). Cette indifference detruit pourtant la cohesion de la famille. Marie-Paul Bernard voit 

I'obsession de la galanterie comme le flhu pour la famille du dix-huitieme siecle : 

A w  debauches grossieres succederent toutefois sous Louis XV la volupte raffinee 
et un esprit merveilleux de sociabilite ; mais l'esprit de farnille devait succomber 
precisement par I'extension sans limites de la sociabilit6. L& ies agrements 
exterieurs, le luxe, l'esprit, devinrent la suprzme ambition, et les relations de famille 
fiuent sacrifices a la mobilite et a la multiplicite des plaisirs mondains. (1 863,299- 
3 00) 

La famitle est ainsi ((sacrifice)) pour le plaisir. Cependant, pas tous les jkres de cette epoque 

sont en faveur de ce comportement qui est a la mode. I1 existe bien des Nres qui sont 

vraiment heureux d'ttre @re. 

Dans les ouvrages de Mme de Puisieux, la plupart des fires apprecient leur patemiti. 

Pendant la grossesse de Mme de Terville, son mari est tres content : ((Madame de Terville, 

peu apres son mariage, annonqa sa grossesse; son epoux voyoit avec plaisir les progres d'un 

embonpoint qu'il croyoit le fruit de ses embrassements)) (HT, t2, 13-14). La naissance du 

narrateur" des MPmoires d 'un homme de bien ( 1  768) est un evenement joyeux pour son 

pere : ((Je naquis deux ans apks son mariage, & mon pere en marqua bien de la joien (MB, 

t l ,  8). Ces peres, M. de Terville et M. Lastink, considerent la paternite comme une source 

de plaisir et non cornme une source de dkshomeur. Mtme si leur attitude a I'egard de Ieurs 

enfants change plus tard dans les recits, la raison pour le changement ne provient pas d'une 

poursuite galante. Dans les romans de cet auteur, I'indifference des peres envers lews 

enfants n'est donc pas la consequence de cette honte d'etre +re qui est a la mode au dix- 

huitieme siecle. 

- - - - - - - - - - 

IS Tandis que dans les autres romans de Mme de Puisieux la narration se fait a la misi2me personne, le 
narrateur des Mkmoires d'un homme de bien est le personnage principal, Lastink. I1 est intdressant de noter que 
Mme de Puisieux choisit un narrateur masculin. Bien qu'il existe des dcrivains masculins au dix-huitieme 
sitcle qui adoptent une perspective feminine, nous ignorons s'il y a d'autres femrnes Ccrivains de I'epoque qui 
assument une perspective masculine. 
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penser sans douleur. qu'un jour il faudroit se &parer de sa fille en la mariant; il refirsa les 

premiers partis qui se presenterent en disant, qu'elle etoit trop jeunen (HT, t I, 2 1). M. Fury, 

un hornme assez severe, aime ses filles : c . i l  etoit @re, il aimoit ses enfanm (GB, 1 54). 

Mademoiselle de Valance n'hesite pas a embrasser son @re avant de le quitter : 

<(Mademoiselle de Valance apres avoir embrassti son pere, partit pour la Visitation avec sa 

mere>) (CZ, t 1,5344). Ces p h s  ont des relations tendres avec Ieurs enfants bien qu'ils ne 

soien t pas tel lement demonstratifs. Pour une representation d' un @re demonstratif, il faut 

considerer M. Dumont. 

Quand M. Dumont quitte sa femme, il ne peut pas partir sans voir son fils : cc ...[ ill passa 

dans la chambre de son fils, qu'il prit entre ses bras pendant quelques momens)) (HT, t5,25). 

Son eloignement de son fils l'attriste : <<...son fils seul l'attendrissoit; il ne s'en etoit dparti 

qu'avec le plus grand regret>, @IT, t 5 , 3  1 ). On voit l'intensite de son amour le jour ou il rend 

visite a son fils. Mrne de Dumont raconte ; il s'agit ici d'un recit e n c h h d  : 

J'avois dome une Gouvemante a mon fils en sortant des bras de sa nourrice. Cette 
fille m'avoit attendue pour me dire que sur le soir un homme etoit venu la demander; 
qu'ayant paru & ne le connoissant point, elle l'avoit prie de lui dire son nom; qu'il 
avoit repondu qu'il etoit le domestique de M. Dumont; que son maitre l'envoyoit 
expres pour voir son fils, & lui en rendre compte: qu'ayant fait d'abord quelque 
difficult6 de le lui montrer, il avoit redouble ses instances au point qu'elle l'avoit kte 
querir; qu'a cette vCie il l'avoit amache de ses bras, & qu'apres l'avoit embrasse 
plusieus fois & regarde avec attention, il le lui avoit rendu les larmes aux yeux, en 
lui recommandant d'en prendre beaucoup de soin. (HT, t5,82-83) 

Voici un *re qui chtrit son fils a un tel point que pour avoir de ses nouvelles il cache sa 

propre identite. I1 n'a pourtant pas honte de lui montrer son affection. Ses demonstrations 

d'amow sont d'autant plus etonnantes lorsqu'on se souvient de la reserve qui est de rigueur 

au dix-huitieme siecle. 

Le dernier type d'absence emotive dont nous parlerons se manifeste a cause des 

distinctions que met un @re entre ses enfants. La societe et 1 ' ~ ~ l i s e  du s ik le  des Lumieres 

desapprouvent que le @re discrimine entre ses enfants. Selon Farge, aLes manuels de 

confession insistent surtout sur le respect et sur 1'CquitC : les parents ne doivent pas susciter 

chez leurs enfants envie ou jalousie ; par ailleurs, la duretk c o m e  l'indifference doivent 

Ctre absentes des comportementm ( 1 986,66). Neanmoins, cornme le souligne Jaucourt dam 

l'Encyclopkdie, la discrimination est assez repandue : ((C'est une autre coutume fort 

mauvaise, quoiqu'ordinaire chez les peres, de mettre d6s le bas Ige entre ses enfans des 
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distinctions & des preminences, qui produisent ensuite des discordes, lorsqu'ils sont dans 

une ige plus avance, & causent des divisions dans les families>) (t 12,338-339). 

Dans les ouvrages de Mrne de Puisieux, il existe deux personnages paternels qui font des 

distinctions entre leurs enfants. D'abord, il y a le Baron de Premur. Ce @re adore sa 

fille, mais ses trois fils lui sont completement indifferents : 

Le Baron de Premur vit avec assez d'indifference croitre trois fils, que sa femme lui 
donna dam les premieres annees de son mariage; sa fille sede  l'interressoit; car sitBt 
que ses enfants fiuent en ige  de prendre un parti, il en destina un a I'etat 
ecksiastique; & les deux autres fbrent confies a un parent, officier de vaisseau qui 
partoit pour le Canada. Ainsi, il ne resta a la maison que la jeune de Premur, & l'on 
oublia presque ses fieres. (HT, t l , 2  1) 

On a l'impression que le Baron se debarrasse de ses trois fils des que possible. I1 est 

pourtant surprenant que le Baron prefere sa fille a ses fils ; non seulement est-elle une fille, 

mais elle est aussi la plus jeune. A une epoque ou le droit de I'aine joue un r6le important 

dam l'heritage et dam les relations familiales, rare est le @re qui laisse tout a sa fille 

benj amine. 

Le deuxieme personnage paternel qui ne traite pas ses enfants de fagon equitable se 

trouve dam les MPmoires d'un hornme de bien (1 768). Le narrateur de cet ouvrage connait 

bien la discrimination : son *re a une preference marquee pour son fkere cadet. Cette 

distinction que met Sir Lastink entre ses d e w  fils est la source des conflits familiaux. 

Lastink explique : 

Mon frere, qui etoit le portrait de mon pere, devint son objet cheri; & cet hornme si 
dur pour ma mere & pour moi, poussoit la complaisance pour ce fils jusqu'a la 
sottise. Si je disois quelque chose de sense, jamais je n'avois raison. Des que mon 
fiere parloit, tout etoit gentillesse, jusqu'a ses puerilitk Cette conduite ne pouvoit 
qu'autoriser l'antipathie que cornmengoit a s'ktablir entre nous; ma qualite d'aine me 
donnoit des droits que mon fiere ne respectoit nullement. Ma mere prenoit rnon 
parti & le querelloit: il alloit s'en plaindre a mon pere, qui a son tour, grondoit ma 
mere. (MB, t I ,  9- 1 0 )  

La preference de Sir Lastink pour son fils cadet est excessive; il gronde meme sa femme si 

elle rkprimande ce fils favori. Toute la famille soufie a cause de cette distinction qui &me 

la discorde, et les relations entre le narrateur et son #re deviement tres tendues. 

L'absence emotive du #re au dix-huitieme siecle est redevable a la fois aux exigences 

de la mode galante qui engendre la honte d'&e #re, et qui provoque a son tour 

l'indiffirence et la reserve. La discrimination est plut6t me faiblesse personnelle du pere 
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qui ressent plus d'affection pour l'un ou pour I'autre de ses enfants. En effet, les trois 

premieres fomes d'absence emotive ne font pas partie des relations entre @re et e n h t  

decrites par Mrne de Puisieux. Elle cree plut6t des personnages qui aiment la patemite. Elle 

cree neanmoins d'autres qui ne sont psychologiquement pas capables de traiter leurs enfants 

avec la meme tendresse. I1 est possible que Mme de Puisieux formule ici un voeux 

d'kgalite. 

Absence physique 

L'autre souhait que Mrne de Puisieux semble fomuler est en faveur de la presence du 

pere. Dans ses romans, elle presente trois formes d'absence physique de la part du @re : la 

mort, ['abandon, et l'exil. Nous etudierons donc ces trois formes. Pour mieux comprendre 

le r61e du @re absent dans les romans de notre auteur, il est peut-Ctre bon d'evoquer 

brievement le portrait assez typique de la famille noble/bourgeoise de 1'Cpoque. 

Au dix-huitieme siecle, il n'est pas etomant qu'un @re meure lorsque son enfant est 

encore jeune. La longevite est rare; peu de gens celebrent leurs soixante am. En outre, on 

voit encore au dix-huitieme siecle une divergence entre les 5ges des epoux : me jeune fille 

Cpousera souvent un homme plus Age qu'elle.16 Par consequent, l'homme qui devient *re a 

I'iige de quarante-cinq ans a peu d'espou d'assister au rnariage de son enfimt. 

Plusieurs personnages dans les romans de Mme de Puisieux perdent leur *re pendant 

leur jeunesse. Dans les MPmoires d 'un homme de bien (1 768), le pere de Miss Fanni meurt 

quand elle a neuf ans, et Mademoiselle du Mai perd son #re a dix ans : <<Cette fille d'une 

honnete famille avoit perdu son pere a l'iige de dix ans; il la laissa sans bien, ayant dissipd 

toute sa fortune; sa mere se retira avec elle dam un petit logement, & vecut douze ans du 

travail de ses mains)) (MB, t3,227-228). 

D'autres personnages ont un piire qui meurt quand ils sont adolescents. Dam 1'Histoire 

de mademoiselle de Terville (1768)' on en trouve plusieurs exemples. Le Baron de Premur 

meurt lorsque sa fille a dix-huit ans : elle est enfin libre a suivre tous ses penchants car sa 

mere est faible. Quand now rencontrons Mademoiselle de St. Pere a l'iige de dix-huit ans, 

nous apprenons que son pere est deja mort depuis trois ans. Le @re du Comte de Mersevil 

16 Dam la noblesse et la haute bourgeoisie, la divergence entre les bges des dpoux est tres commune au dix- 
septihme sihcle, mais ii  devient de moins en moins ii la mode au dix-huitieme. Olwen Hufton (1996, 1 15 et 
135). 
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est aussi mort depuis plusieurs annees alors que ce personnage n'a que dix-huit ans. 

I1 existe donc un assez grand nombre d'orphelins de pire dans les ouvrages de Mme de 

Puisieux. La plupart du temps, ces orphelins restent avec leur mere, mais a une exception 

pres : Miss Fanni. Apres la mort de son *re, cette fille, qui est la niece de la mere de 

Lastink, vient demeurer chez les Lastink : ((Sa soeur devint veuve, & en perdant son mari, 

se trouva reduite a chercher un asile chez ses parens. Ma mere, qui l'avoit toujours 

tendrement aimee, demanda instamment a mon pere la permission de prendre sa niece avec 

elle pour Iui tenir compagnie & pour soulager sa soeun, (MB, t l ,  35-36). Sans mari et 

dimunie d'argent, la mere de Miss Fanni doit laisser sa fille chez des gens qui peuvent 

l'elever ; heureusement, sa soeur peut hider. 

Ce qui h p p e  le lecteur en ce qui concerne la mort de tous ces peres, c'est le manque 

d'bmotion. I1 semble que la mort du @re ne soit pas un evenement extraordinaire chez 

l'auteur car tous les personnages acceptent facilement la mort de leur @re. I1 serait facile 

d'attribuer ce manque d'emotion au fait que Mme de Puisieux a perdu son piire sans l'avoir 

connu lorsqu'elle Ctait tres jeune, et que par consiquent ce deuil ne lui est pas familier. 11 est 

cependant plus probable que, pour l'auteur, la mort de ces personnages ne soit pas un 

evenement emotif A portee psychologique. En realite, Mme de Puisieux s'interesse moins a 

la psychologie de ses personnages qu'a la maniere dont ['intrigue se tisse. I1 y a pourtant 

une exception : la mort du Cure Lovel dam 1'Histoire de mademoiselle de Terville (1768). 

Dans cette histoire, la fille est temoin du meurtre de son *re. Elle ne sait pas qu'il est son 

pere biologique," mais cet evenement est tout de meme fort melodnunatique : 

La petite de Tervilte avoit dors cinq am; le Cure n'etoit restk que pour elle & 
passoit presque toute la joumee a l'instruire. Un soir qu'il etoit dam une salle base 
avec cette jeune enfant, appuye sur une table, & lui conduisant la main pour former 
quelques lettres, il fut frappti tout-a-coup & reovers6 mort d'un coup de fusil, 
partant a travers d'une fknetre qui donnoit sur le jardin. I1 tomba sur la pauvre petite 
creature, qui etoit assise a ses cdtes, & qui attira pas ses cris tout le monde du 
Chiiteau. Madame de Terville fitt des premieres; sa mere, les servantes, tous 
accounuent a ses tenibles plaintes. Cet enfant avoit requ sur son sein les derniers 
soupirs du malheweux Lovel, qui n'avoit pu prononcer que ces mots: C'est elle qui 
me iue. Quel spectacle! une jeune fille de cinq ans, couverte de sang, soutenant des 
ses foibles mains la ttte d'un hornme mort, dont le coeur palpitoit encore! 
(HT, t2,34-35) 

17 Db la naissance de la petite de TewiIle, le lecteur soupConne que M. Lovel est le @re. Ses soupqons ne sont 
pourtant confirm& qu'au quaaierne volume lorsque le Comte de Mersevil trouve le portrait de M. LoveI, qui 
est son oncle, dans le cabinet de sa m&e. La ressemblance entre M. Lovel et Mlle de Terville est inddniable. 
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Cette scene violente saisit le lecteur. Non seulement la petite fille assiste au meurtre du 

cure, mais c'est sa mere qui le tue. Cependant, la petite fille ne pleure pas longtemps la mort 

du cure car elle ne le recomalt pas c o m e  @re. Oui, elle a des cauchernars, mais elle n'est 

pas en deuil. 

La mort du +re n'est pas le seul type d'absence physique dam les romans sous Ctude. 

Le pire qui abandome sa famille est aussi un @re absent. La raison majeure pour laquelle 

un pere quitte sa famille, c'est qu'il croit que sa femme le trompe. Dam les recits de Mme 

de Puisieux, d e w  Nres agissent ainsi : M. de Terville et M. Dwnont. 

M. de Terville, cornme nous l'avons vu, est tres content quand sa nouvelle epouse lui 

annonce sa grossesse. Pourtant, la naissance d'une fille apres seulernent cinq mois de 

mariage etonne M. de Terville : 

Environ cinq mois apes le mariage, Madame de Terville fit une chute, & ayant 
appelle du secours, elle accoucha heureusement d'une fille d'une force surprenante 
pour un e a t  de cinq mois. M. de Terville, qui avoit tremble pour sa femme, fut 
surpris de trouver tant de sante a la mere & a l ' enh t ;  on lui dit de se tranqui!liser, 
que la faculte de mkdecine avoit prononce que cinq mois etoient un terme 
cornpktent. I1 se retira fort pensif, se renferma dam son cabinet, & refbsa d'ouvrir 
au Cure qui vint pour lui parler; le soir mCme il fit seller un cheval & partit de 
Prkmur sans en avoir rien dit a personne. (HT, t2, 14) 

Malgrk 170pinion medi~ale, '~  M. de Terville n'est pas un sot. I1 se rend vite compte que sa 

femme l'a epouse parce qu'elle etait deja enceinte. Et il n'est pas le pere. A cause de cette 

tromperie, M. de Terville quitte sa femme et I'enfant. En dipit de ses obligations 

paternelles, il ne reconnaitra pas cet enfant. I1 faut se souvenir que le mariage designe le 

pere. Legalement, M. de Terville est le pere de la petite fille. I1 fait neanmoins tout pour 

cesser ses relations avec sa famille : H... M. de Terville, qui avoit perdu son pere & son fiere 

aine, ne voulant pas que les enfants de sa femme eussent part a sa succession, avoit fait des 

dispositions en faveur de ses neveux, & ne les avoit pas laissk ignorer a sa femme)) (HT, t2, 

92). Knibiehler atteste, aLe *re depourvu de fils lCgitime pouvait faire une substitution, 

c'est-a-dire depouiller ses filles et domer par testament ses biens a un parent mile)) (1987, 

143). M. de Terville ne laisse donc rien a sa fille. 

M. Dumont lui aussi quitte sa femme et, par consequent, son fils parce qu'il est 

convaincu de l'infidklite de son epouse. I1 a pourtant tort. De plus, il adore son fils et il sait 

I8 Selon Knibiehler, cc.. . les mddecins de ce temps se ddclaraient incapables de prdciser fa dude d'une 
grossessen ( 1987, 1 32- 133). 
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que cet enfant est a lui. Quitter son fils est donc tres dur pour ce pere. S'il pouvait 

ernmener son fils avec lui, il le ferait. Mme de Dumont e r n e .  (<...son fils seul 

I'attendrissoit; il ne s'en etoit dpare qu'avec le plus grand regret. I1 avoit (comrne je l'ai q u  

depuis) projette de l'enlever; mais il trouva ce dessein impraticable, puce qu'il eiit fallu y 

faire consentir la nourrice~ (HT, t5,3 1). Contrairement a M. de Terville, M. Dunont laisse 

tout a son enfant : il charge son banquier, d l  mouroit, de conserver les debris de sa fortune 

a son fils)) (HT, t5,3 1). Deux @res, deux reactions differentes. Dupe de sa femme, I'un 

rejette tout de suite ses devoirs patemels. L'autre, dupe de sa propre imagination, soufie 

beaucoup quand il a b a n d o ~ e  son fils pour sauvegarder son orgueil. 

Un autre cas d'abandon par lese orgueil se produit non pas par le choix du piire mais par 

celui de la mere qui ddcide que le @re de son fils est indigne et qu'elle prefere elever son 

fils toute seule. Cette situation assez particuliere se trouve dam les Me'moires d'un hornme 

de bien (1 768) : il s'agit de I'histoire de Mlle de Sargi et Milord N. Ce recit pose le 

probleme a savoir si un @re peut etre present dans la vie de son enfant lorsque la mere ne le 

souhaite pas. Voici le r&it ... 

Milord N..., un Anglais, epouse clandestinernent Mlle de Sargi, une Franqaise, dans une 

ceremonie anglaise. Ce mariage par consequent n'est pas legal en France : un fait dont 

Milord N... est entierement au courant. Apres avoir seduit sa nouvelle epouse, Milord N... la 

quitte. Cependant, Mlle de Sargi se trouve enceinte et se refbgie au Couvent pour cacher a 

sa famille son ernbarras. Elle veut d'abord se reconcilier avec son mari, mais apres quelques 

mois, sans recevoir de nouvelles, elle commence a le mepriser. Lorsqu'elle accouche d'un 

fils, elle prend la decision d'elever 17enfant toute seule. Lastink lui parle de sa decision : 

... Lui avez-vow dome avis, lui demandai je, de la naissance de votre fils ? Pas 
encore, me repondit-elle, c'est une chose que je n'ai pas ose hazarder ... Je vous 
entends, lui dis je, vous voulez que ce soit moi qui annonce a Milord un evCnement, 
qui, sans doute, servira a vous reconcilier. Ce n'est point, reprit-elle, ce que je 
souhaite ; je ne veux ni le voir, ni meme recevoir aucune lettre de lui. 
(MB, t3, 14-15) 

Ces nouvelles surprennent Lastink, et il essaie de raisomer avec la nouvelle mere. I1 

raconte : 

Mais, repliquai-je, il ne peut cependant prendre soin d'un enfant qu'il ne tiendra pas 
de vow; cette conduite peut lui d o ~ e r  de I'incertitude qui nuiroit a vos inter&, & a 
ceux d'un fils qui doit vous Bee cher; il faut que vous ayez pour le pere une haine 
bien decidde pour la sentir dam des mornens ou I'amour matemel a le plus 
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d'ascendant sur une femme; comment peut-on hair le principe d'un objet 
infiniment cher. Je n'exarnine point, me dit Mademoiselle de Sargi, si mon fils est 
celui d'un homrne qui a merite tout mon ressentiment; je ne considere que ma 
tendresse pour cet enfant qui est le mien; je dois tout sacrifier en faveur de son bien 
h e .  Si la fortune ne m'eiit pas r e h e  ses dons, jamais Milord N... n'eiit eu de mes 
nouvelles; & je l'aurois assez meprise pour lui refuser jusqu'a la satisfaction de 
connoitre un enfant dont il est le pere. (ME3, t3, 15- 16) 

Les resolutions de Mlle de Sargi sont inflexibles. Elle ne veut que Milord N... participe ni 

dam sa vie ni dans celle de son fils. Elle sera parent unique, et Ie #re de son e n h t  ne peut 

rien faire : son absence est exigee. 

Le troisieme type d'absence physique que nous analyserons, c'est le pere exile. Ce 

theme doit aussi s'expiiquer dans le contexte historique de I'epoque. Les protestants sont 

penCcutes depuis la kvocation de 1 '~di t  de Nantes en 1685. Apres cette revocation, la loi 

ne recomait plus les mariages protestants. Par consequent, les enfants de parents protestants 

ne sont pas ldgitimes. En 1686, la situation s 'agpve. Bernard affirme, << .. .un edit de 

janvier 1686, ordonna que les enfants de cinq a seize ans fbssent enleves a leurs parents 

heretiques, et remis a des parents catholiques, ou s'ils n'en avaient pas, a des catholiques 

design& par les juges)) (1 863, 291). L'enlevement des enfants protestants commence tout 

de suite. Beaucoup de familles emigrent pour echapper a cette separation forcie mais non 

sans la perte d'un ou de d e w  enfants. Ces parents emigres, ou pIut6t exiles, ne peuvent rien 

faire pour leurs enfants qui restent en France: I'entretien et 1'Cducation de leurs enfants sont 

entre les mains de parents catholiques. Les parents protestants ne peuvent meme plus 

consentir au mariage de leurs enfants. Selon Joachim Du Plessis de GrenCdan : 

Nous verrons que les protestants Crnigrt5s perdirent, en 1686, le droit de consentir au 
mariage de leurs enfants demeures en ~ rance . ' ~  Ces dispositions de I'idit de 
revocation, confirmees notamrnent en 1698 et en 1724 sur les points qui nous 
occupent, demeuraient en vigueur jusqu'a la fin du XVIIIe siecle. Sans cesse 
menacees par ces lois iniques, les familles protestants vecurent, tant6t paisibles, 
tantdt persecutees, selon les temps, les lieux, le caractere des depositaires du 
pouvoir- (1 900,378) 

Ces enlevements se poursuivent tout le long du dix-huitieme siecle. Bernard constate, 

((L'enlevement des enfants se perpktua m%me sous Louis XVs (1863,292). On ne change 

les lois qu'en 1787, comme l'atteste Du Plessis de Grenedan : aLes choses resterent 

neanrnoins en I'Ctat jusqu'a la veille de la Rdvolution. C'est seulernent au commencement 

19 Selon Deiumeau et Roche, ce droit est pourtant r6voque par la declaration du 17 mai 1724 (1990, 1 13). 
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de 1787 que hrent ofticiellement desavouees, devant l'assemblees des notables, la 

revocation de I'edit de Nantes et les persecutions qui s'en etaient suiview (1 900,379-80)- 

Mme de Puisiew decrit un peu la perskcution des protestants dans son ouvrage, 

I'Histoire de mademoiselle de Tervifle ( 1  768), lorsqu'elle presente le personnage de 

Monsieur Lovel : 

Ne d'une famille noble du Dauphine persecutee pour la religion protestante, il f i t  
enleve a ses parens ii 1'5ge de diz ans, rnis dans un colkge a Paris, & Cleve dam les 
principes des la communion romains; quand il eut fini ses etudes, on lui annonqa 
qu'il n'y avoit qu'un parti pour lui, celui de se faire Pretre, sans consulter ses 
inclinations, il o E i t  a son Eveque malgre ses repugnances, desesperant de pouvoit 
rejoindre son pere qui s'ktoit retire en Hollande avec deux fils, qu' il avoit soustraits 
a l'horrible perskution exercee en Dauphine contre les Protestants. 
(HT, t l,24-25) 

La soeur de M. Lovel est aussi enlevee, et tous les biens de la famille Lovel sont confisques. 

Le pere de M. Lovel, qui perd non seulement sa fortune mais aussi d e w  enfants, decide 

enfin de quitter la France a p d s  la mort de sa femme. I1 devient ainsi un *re exile, 

incapable d'aider ses deux enfants. 

Dans les romans de Mme de Puisieux, l'absence du +re est souvent hors du c o n t d e  de 

celui-ci. Parfois le pere meurt lorsque son enfant est encore en bas ige ou adolescent. Cette 

mort ne semble pas causer un grand chagrin mais elle dklenche une skrie de n5percussions 

au niveau de la dynarnique romanesque. Lorsque le #re s'exile pour les raisons politico- 

religieuses il n'a pas non plus le choix, mais les rkpercussions sont aussi graves et d'ordre 

pratique. L'abandon emotif, qu'il soit le choix du @re qui se sent trahi par sa femme ou que 

ce soit le choix de la mere que se sent trahie par son mari volage, a des repercussions sur les 

enfants d'ordre Cmotif et pratique. La pire insulte, cependant, pour l'enfant est l'abandon 

selectif. Lorsque le @re favorise un enfant aux depens d'un autre enfant, les repercussions 

dans ce cas sont d'ordre psychologique. 

DifficultCs et risques engendrb par I'absence paternelle 

De tous tes romans de Mrne de Puisieux, 1'Histoit-e de mademoiselle de Terville ( 1  768) 

illustre le mieux les differentes repercussions sur l'enfant qu'engendre l'absence du pere. 

Sans pere, il est d'abord difficile de reussir dam le monde. Ensuite, l'enfant peut se sentir 

responsable de l'absence du pire. I1 peut aussi se sentir perdu et se poser des questions sur 

son identite et celle de son pere. Si le e r e  est exile, l'enfant se trouve parfois indigent et 
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subjugue a la persecution religieuse. Enfin, une fille court le risque d'inceste : elle ne 

peut pas savoir si I'homme qui veut l'epouser est son fire. Regardons le cas de Mlle de 

Terville. 

Quand M. de Terville quitte sa femme et sa fille, il laisse I'enfant avec une mere 

negligente et debauchee. La fille souffre entre les mains de sa mere et a I'ige de dix-huit 

am, elle se trouve a Paris sans argent, sa mere ayant dissipd toute sa fortune. Heweusement, 

Madame de Vaury la prend sous son aile, et Mlle de Terville adopte le nom de Vaury pour 

echapper a la mauvaise reputation associee a sa mmke. I1 est neanmoins dificile pour une 

femme de reussir dans le monde sans *re Kgitime. Mlle de Terville se plaint : ((Quelle 

apparence qu'une fille abandonnee de ses parents, sans protection, sans biens, obligee mime 

a cacher de qui elle tient le jour, puisse devenir legitimement la femme d'un homme de 

qualit& riche, jeune, aimable, qui ne pouvoit disposer de h i ,  sans l'aveu de ses proches?>) 

(HT, t3, 1 55). Mlle de Terville ne peut pas raconter la verite de sa naissance au pere du 

jeune M. de Valcy--ce denzier la demande en mariage. Si elle le faisait, le @re de son 

pretendant ne consentirait jamais au mariage. Et il aurait raison : la mere de Mlle de 

Terville a une tres mauvaise reputation et I'identite de son @re est incertaine. Nu1 #re 

respectable ne consentirait au mariage de son fils avec une fille illegitime. 

Les prejuges du Chevalier de Be** mettent en relief cette attitude sociale qu'une femme 

d'une naissance obscure ou honteuse est a eviter. I1 en parle au Comte de Mersevil: 

Tout le monde spit, (& crest ce que vous ignorez sans doute) que sa fille est n C  a 
cinq mois de mariage; & que Tewille, out& de h e w ,  quitta aussi-tat sa femme, & 
ne l'a pas voulu voir depuis. Je vous avoue meme que je suis etome que cette jeune 
penonne ait pu trouver a se marier, apres l'eclat que cette aventure a fait, & les 
soumons qu'on a eus que le Curt5 de Premur en f i t  le pere. (HT, t4,93) 

I1 faut souligner que le Chevalier exprime cette mauvaise opinion apres avoir Cte rejete par 

Mlle de Terville pour le Cornte. Malgre cela, il dit la verite : il est honteux de ne pas savoir 

l'identite de son @re. Son opinion influe sur les intentions du Comte. Celui-ci veut epouser 

Mlle de Terville, mais apres cette discussion avec le Chevalier, il est moins presse. I1 pense: 

ctSi je l'eusse kpousee, qu'aurois-je fait? Quelle honte pour moi & pour mes enfants! Fille 

de Madame de Vaury, on n'eiit eu a me reprocher que d'avoir eleve la vertu & les charmes. 

Mais nee de Madame de Terville, sa fille ne fait plus qu'une femme equivoque, dont rien 

ne peut reparer l'incertitude de la naissance)) (FIT, t4,96). 
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Au dix-huitieme siecle, la reputation d'une famille est importante et toute naissance 

suspecte ternit cette reputation. Sans *re legitirne, une femme affionte des difficultes pour 

contracter un mariage : elle ne peut pas reussir dans le monde. Le cas de Mlle de Terville 

illustre bien ce probleme. 

Sans *re, l'enf'ant est parfois ((perdu>,. L'absence de son piire le trouble et il se 

demande la raison pour laquelle son *re ne vit pas avec lui. I1 peut aussi se sentir coupable 

de cette absence. Comme il ne comprend pas la raison de l'absence, il reve de retrouver son 

pere. Cependant lorsque l'enfant se rend compte que son @re ne veut pas le comaitre, cette 

revelation peut l'accabler. Encore une fois, c'est Mlle de Terville qui sert d'illustration. 

Mlle de Terville commence a regretter I'absence de son @re a 1'Pge de dix ans. Cornme 

sa mere la neglige, elle pense a son *re : 

Cependant elle etoit parvenue au moment ou elle comrnenqoit a sentir le malheur de 
ne tenir a aucuns parens. Elle ne comoissoit M. de Terville que par le nom qu'elle 
portoit. Elle soupiroit en pensant qu'il ne l'avoit jamais we, & ne s'informoit pas 
seulement d'elle. Son ayeule h i  avoit souvent dit qu'il vivoit eloigne de sa mere, 
sans vouloir revenir. Son peu d'exp&iences l'empkhoit d'appercevoir des raisons 
a cette conduite injurieuse a l'homeur de Madame de Terville: elle ne poussoit pas 
plus loin ses conjectures, & gemissoit seulement d'Ctre delaissee a ce point. (HT, 
t2, 59-60) 

Elle ne comprend pas la raison pour laquelIe M. de Terville a quitte sa mere ; personne ne 

lui a explique l'histoire. Mlle de Terville cherche donc a s'informer sur son pere. Elle pose 

des questions a sa mere : <<...mais elle wadarne de Terville] ne fbt pas si contente des 

questions que fit Mademoiselle de Terville en demandant des nouvelles de son @re, auquel 

on lui avoit defendu d'ecrire. Que vos questions sont Mtes, repliqua Madame de Terville, 

oubliez ce benet dont je ne veux jamais entendre parler!)) @IT, t2,79). Non seulement sa 

mere ne lui dit rien de son pere, mais elle veut que Mlle de Terville oublie ace kneb).  Elle 

lui interdit tout contact avec son piire, meme le souvenir. Cette interdiction donne a la petite 

fille l'envie de trouver son @re : 

Ce fLt une loi pour Mademoiselle de Terville de cacher le desir qu'elle avoit depuis 
long-terns d'aller trouver son pere en Auvergne, & de ticher de l'attendrir sur son 
sort; elle ne comprenoit pas la cause de la disunion de deux Cpoux qui vivoient 
separes, cornrne s'ils ne s'etoient jamais comus; elle concevoit encore moins qu'elle 
f i t  fille d'un pere qui ne lui avoit jamais donne la moindre marque de souvenir ... 
(HT, t2-79-80) 

Bien qu'elle desire trouver son @re, elle ne sait pas la verite : son #re ne veut ni la voir ni 
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participer dam sa vie. I1 ne la considere meme pas comme sa fille. Elle veut cependant le 

connaitre parce qu'elle a besoin d'un parent ; sa mere la neglige trop. Elle raconte a son 

oncle, l'Abbt2 de Premur, les raisons pour lesquelles elle cherche son #re. Au lieu 

d'encourager sa quete, son oncle fait allusion a la verite. Et cette verite la blesse : 

... mais, repliqua Mademoiselle de Terville, mon pere peut avoir des raisons pour ne 
pas bien vivre avec ma mere; mais je n'en vois aucune pour qu'il me veuille du mal; 
ne puis-je pas l'aller trouver & ticher de le toucher en ma faveur? car, je vous 
l'annonce, continua-t-elle, je me sens beaucoup de penchant a l'aimer, & j'augure 
bien du voyage que je ferai aupriis de lui. A ce discours 1'Abbd soupira. Je ne puis, 
lui dit-il, vous expliquer encore pourquoi vous feriez une demarche inutile; votre 
pere ne s'cst seulement pas informe de vous depuis que vous etes nee; qu'irez-vous 
faire chez un h o m e  qui vous regardera avec tant d'indifference, qui insultera peut- 
&re a vos pines, & qui vous feroit sans doute partager le rnepris qu'il a pour votre 
mere? car, ma chere niece, il n'est plus terns de vous cacher, que vous n'avez rien a 
attendre d'heureux de ce c 6 t L  (HT, t2,84-85) 

Entendre que son existence est completement indiflerente a son #re est tres dur pour Mlle 

de Terville. Ce ne sont pas les nouvelles qu'elle cherchait. Son #re etait son seul espoir 

d'avoir un parent affectueux, et cet espoir n'existe plus. La fille se lamente : cQue vous 

m'affligez, lui dit-elle, mon cher oncle, en m'6tant cette seule ressource! je m'apperqois par 

votre discours qu'il n'y faut plus penser: ma mere me hait, & mon pere ne veut point me 

voir: que cette reflexion est crueile!)) (HT, t2,85-86). Apes  cette revelation, Mlle de 

Terville se sent dklaissee : elle n'a aucun lien de famille. 

Un *re exile cree d'autres problemes pour l'enfant. L'enfant protestant sait que son 

pere I'aime, mais son @re ne peut le secourir. L'enfant doit ainsi o E i r  aux gens qui ont 

participe a son enlevement. Les enfants Lovel sont un bon exemple des persicutions que 

subissent les enfants protestants du dix-huitieme siecle. 

On enleve M. et Mlle Lovel quand ils ont environ dix ans. On met ensuite le fiere dam 

un collkge catholique et la soeur au couvent. Quand M. Lovel finit ses etudes, on I'oblige a 

devenir pretre. I1 est force d'entrer dam une carriere pour laquelle il n'a aucune vocation. 

De plus, sa carriere va contre la religion de sa famille. I1 n'a pourtant aucun choix : son 

pere est protestant, exile et sans pouvoir. 

Cette realite pose aussi de grands problemes a Mlle Lovel. Son logement au couvent 

n'est pas gratuit, et elle ne peut pas se marier sans dot. Son #re a cependant perdu toute sa 

fortune a cause des persecutions contre les protestants : c<Sa mere venoit de mourir; & son 

pere, las des persdcutions qu'on lui faisoit essuyer, venoit de passer en Hollande avec le 
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reste de sa famille. Les biens de sa maison ayant tte sequestres, Mademoiselle Lovel se 

vit a la veille de tomber dans la plus affreuse miseren (HT, tl ,  33). Mlle Lovel risque de 

tomber dans 17indigence. Elle trouve heureusement des protecteurs qui I'aident. Ces 

protecteurs sont pourtant catholiques, et ils ne veulent pas qu'elle revoie son @re : 

Elle recut une lettre de son pere, qui lui marqua, qu'ziyant obtenu de 17emploi pour 
ses d e w  fils, & une pension homste pour sa subsistance, il ne manquoit plus a sa 
satisfaction, que de la voir rentrer dans le sein de sa famille. On ouvroit quelquefois 
ses lettres; celle-ci tomba entre les mains de la Supdrieure: a cette lecture, elle 
trembla de perdre une brebis de son troupeau; & par un &le indiscret, elle en avertit 
les Protecteurs de Mademoiselle Lovel, qui fut en consiquence resserrtie plus 
etroitement que jamais. (HT, t 1, 79) 

Sans argent, sans l'aide de son *re, Mlle Lovel est a la merci des gens qui perskutent la 

religion de sa famille. Meme quand son @re trouve de 17argent pour la faire venir en 

Hollande, il est encore impuissant. En tant que protestants, ni lui ni sa fille n'ont de droits. 

Pourtant, l'absence du @re est parf'ois une excuse pour Cviter un mariage non souhaitk. 

Lorsque Milord C... la demande en mariage, Mlle Lovel hesite a accepter l'offre de 

mariage : elle ne veut pas Cpouser cet homrne, mais elle ne voit aucune possibilite d'epouser 

I'hornme qu'elle adore, le Chevalier. Elle dome a Milord C... des reponses vagues et etle 

utilise l'absence de son +re c o m e  excuse : ((Sans refuser Milord, elle rejetta son 

incertitude sur la volonte de son pere qui ne lui permettoit pas de disposer de sa main sans 

son avew (HT, t l,82). Cependant Milord C.. . va en Angleterre pour parler a Monsieur 

Lovel : 

. ..il repassa en Angleterre pour demander a Monsieur Love1 son consentement au 
mariage de sa fille. I1 le trouva a l'extremite; tout ce qu'il put en arracher, fut sa 
signature tremblante & un ecrit, par lequel, il ordomoit a sa fille d'epouser Milord 
C..., & lui donnoit sa Enediction. Ce Gentilhomme mourut quelques heures aprks, 
serrant la main de Milord & lui recommandant sa fille. Muni de cette permission, il 
repassa en diligence a Caen, croyant toucher au moment fortune qui devoit l'unir a 
ce quyil aimoit. (HT, tl, 90) 

I1 retoume en France pour emrnener Mlle Lovel a Londres ou la ceremonie de mariage est 

censee avoir lieu, mais elle n'y ira pas : (< ... si mon @re eiit vecu, je n'aurois paru coupable 

qu'aux yew des Dtvlits, qui n'auroient pas q u  la promesse que vous m'avez faite, de ne 

contraindre en rien ma religion; mais, mon @re mort, je ne dois point passer en pays 

etranger avec un hornme qui n'est pas mon e p o w  (HT, t l  ,92-93). Elle ne voyagera nuIle 

part avec un homme qui n'est pas son mari : ce n'est pas convenable. Et comrne elle insiste 
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position impossible. I1 ne peut l'epouser ni en France ni en Angleterre. Ainsi, Mlle Love1 

utilise la mort de son @re pour eviter ce mariage. 

En somrne, l'absence du @re engendre de graves difficultes a l'enfant dam les recits de 

Mme de Puisieux. Les rkflexions du narrateur (et des personnages) sur ce sujet semblent 

peu profondes du c8te psychologique, mais a notre avis elles sont toujours importantes : 

elles refletent l'hesitation de la societe du dix-huitieme siecle de concevoir le *re comme 

un Ctre affectueux qui peut toucher la vie de son enfant. Les recits de cet auteur illustrent 

donc plusieurs manieres par lesquelles I'absence du *re influencent la vie de son enfant. 

Mme de Puisieux evoque de plus un risque : I'inceste est toujours un risque pour la fille qui 

ne connait pas son pire. 

Hunt atteste, ((Whatever the possible social implications of the incest theme ... incest 

always depends on uncertainty about lineage and especially about paternity,) (1992,35). 

Lorsque l'identite de son @re est incertaine, une fille court le risque d'avoir des relations 

avec l'hornme qui est son +re. Le &it de Mlle de Terville illustre bien cette situation. 

Quand Mlle de Terville prend le nom de Vaury pour Cchapper a la mauvaise reputation 

de sa mere, elle cache ainsi sa propre identitC. Lorsque M. de Tarol commence a lui faire la 

cour, elle ne lui dit pas la verite. Cet homme croit donc qu'elle est la veritable fille de Mme 

de Vaury, et par consequent, son amour pour elle est innocent. Le narrateur fait cependant 

allusion a un amour coupable : 

Hors le veritable nom de Mademoiselle de Terville, il connoissoit a-peu-pres tout ce 
qui concernoit la situation de la mere & de la fille, & jusqu'aux propositions de 
rnariage que M. de Valcy avoit faits. Ainsi M. de Tarol, trompd par le mystere que 
l'on faisoit de la naissance de Mademoiselle de Terville, avaloit a longs traits le 
poison d'une passion fbneste a son repos: il n'osoit se declarer; ses soupirs, ses 
soins & son empressement Ctoient les seules marques qu'il laissoit Cchapper d'un 
amour qu'il avoit mille raisons de contraindre, & meme d'ttouffer. 
(HT, t2, 162-163) 

Un amour qu'il faut ((contraindre)), qu'il faut <tetoufFen> ? De quoi le narrateur parle-t-il ? I1 

nous tient pourtant en suspens jusqu'au cinquieme volume. L& tout devient enfin clair, 

mais non sans un Cvenement extraordinaire. Voici le reste du rCcit. 

Ayant epouse M. de Valcy, Mme de Vdcy (nee T e ~ l l e )  perd son mari apres 

quelques mois de mariage. Elle est enfin libre d'tpouser l'homme qu'elle aime depuis 



longtemps (meme avant son mariage avec M. de Valcy): le Comte de Mersevil. 

Cependant, le Comte se marie avec Mlle de St. Pere malgre le fait qu'il aime Mme de 

~ a l c ~ . ~ '  Lorsqu'il decouvre qu'elle I'aime encore, il abandonne sa femme pour commencer 

une liaison avec Mrne de Valcy. I1 lui ecrit et lui rend visite au couvent. Leur liaison est 

assez imocente, mais elle cree des problemes au sein des familles St. Pere et Mersevil puce 

que les deux meres souhaitent fortement l'union de leurs familles. Elles cherchent donc a se 

debarrasser de ce qu'elles croient la source du probleme: Mme de Valcy. Elles en parlent a 

17Abbe de Ligny, l'oncle de Mme de ~ a l c ~ . "  

Comme la Duchesse de St. Pere le pousse a les aider, 1'Abbe resout denlever  sa niece 

du Couvent et de la marier a M. de Tarol de gre ou de force)) (HT, t5, 130). Malgre ses 

reserves, M. de Tarol, epris de cette femme, decide d'aider 1'AbE. On enleve Mme de Vaicy 

du couvent, et on l'amene au chiiteau de St. Pere. Au chiiteau, on glisse quelques drogues 

dam sa boisson qui alterent ses perceptions et sa presence d'esprit. Ensuite, on lui fait 

epouser M. de Tarol. Apres la ckremonie, c'est au moment ou il faut signer les actes 

nkcessaires qu'on devoile les vraies identites des epoux : 

Le Notaire demanda le nom & les qualites de l'~poux, qui n'ayant aucunes raisons de 
cacher son nom de farnille, dit qu'il s'appelloit Fmqois-Augustin de Tarol, Seigneur 
de Terville & autres lieux. A ce nom, 1'AbE de Ligny fit un cri, & se renversa sur 
sa chaise comme un h o m e  kperdu. Tout le monde se regardoit; l'AbE, sans dire 
un mot, ouvre un portefeuifle, en tire plusieurs papiers, & entr'autres le 
consentement de M. de Terville, lorsque M. de Valcy demanda en mariage 
Mademoiselle de Terville. L'AbE avanqa ce papier devant M. de Tarol; en le 
recomoissant ses yeux se couvrirent d'epaisses tenebres; une defaillance mortelle le 
saisit: il tomba dans un dvanouissement profond. (HT, t5, 147-148) 

M. de Tarol est en realite M. de Terville. Bouleverse par ces nouvelles, il s'kvanouit. Mme 

de Valcy qui reprend ses esprits commence a s'inquikter de l'etat de M. de Taro1 qui est 

encore &anoui. Elle n'a pourtant aucune idee de ce qui s'est passe : ((Enfin M. de Tarol 

reprit ses sens; le premier usage qu'il en fit, fut de regarder Madame de Valcy avec des y e w  

egares. Dieu! dit-il, qu'allois-je faire? Pourquoi m'a-t-on tromp6 si long-tems? Powquoi 

avez vous pris un autre nom que le v&e? Je suis le malheureux de Terville, qui epousa 

'O En rdalitd, Mme de Valcy oblige le Comte B epouser Mlle de St-Pbe. Elle renonce au Comte parce que Mlle 
de St-Pere lui fait pitiC. Par conskquent, elle fait semblant de ne plus aimer le Comte et se retire au couvent. 

" LIAbbe de Ligny s'appelle en dalitd I'Abbe de PrCmur. I1 cache son nom de familk pour se  distancier de la 
mauvaise reputation de sa soeur, Mme de Terville. 
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votre mere il y a environ vingt anm (HT, t5, 149). 

Lorsque Mme de Valcy se rend compte qu'elle a failli epouser son *re, I'horreur de 

I'inceste ne fait pas encore son effet : ((Sen ne peut exprimer 1'Ctomement & la codusion 

de Madame de Valcy, qui avoit pour lors recouvre tout son bon sens. Quoi! lui dit-t-elle, 

vous etes mon pere; & vow vouliez Ptre mon epoux?)) (HT, t5, 150). Elle ne comprend pas 

la gravitk de la situation. M. de Tarol, par con-, en est tout a fait conscient : 

Madame de Valcy ne voyant plus dam M. de Tarol que I'epow de sa mere, un 
hornme que la loi lui donnoit pour pere, parut Ctre satisfaite de ces changemens, & 
ne comprenoit rien a la confbsion de son oncle & au desespoir de M. de Tarol. Elle 
s'avanqoit pour h i  faire d'innocentes caresses, awquelles il sembloit se refuser; non, 
disoit-il, je ne merite pas tant de bontes: si vous sqaviez dans quel kgarement je me 
suis laisd entrainer, bien-loin de me prevenir par votre tendresse, vous me fuiriez 
avec horreur: plaise a Dieu, ajoiitoit-il, que vous l'ignoriez toujours. 
(HT, t5, 150-151) 

Quand Mme de Valcy comprend enfin l'importance du crime qu'ils ont presque 

commis, elle est horrifiee : ({Emue, itourdie, partagee entre l'indignation, le respect & le 

ressentiment, elle ne s~avoit auquel de ces sentimens domer la preference. Elle recouvroit 

son pere dans un moment oh il sembloit le plus coupable de tous les hommes. Elle etoit 

penetrke d'horreur de I'action dans Iaquelle on I'avoit entrainee>> (HT, t5, 152). Pourtant, 

elle sait qu'elle est innocente ; M. de Tarol Pest aussi. Apr6s avoir reflechi, elle se calme. 

Elle n'a commis aucune action honteuse. M. de Tarol prend cependant plus de temps pour 

arriver au meme etat d'esprit, et il continue de se conduire bizarrement : (([ill sembloit 

abime dans une profonde reverie)) (HT, t5, 153). 

Aux yeux de la societe, l'inceste est un crime. Meme s'il semble que la possibilite 

d'inceste entre M. de Tarol et Mrne de Valcy soit moins importante parce que M. de Tarol 

n'est pas le pere biologique, il faut souligner qu'au dix-huitieme siecle, c'est le mariage qui 

dksigne le fire. Puisqu'il est I'epoux de la mere de Mme de Valcy, M. de Tarol/Terville est 

le pere legal de Mme de Valcy, et la societe le regarde ainsi comme #re. I1 lui est donc 

interdit d'avoir des relations avec sa fille. 

L 'Histoire de nzudemoiseZZe de Terville ( 1  768) nous permet d'analyser plusieurs 

problemes associes a I'absence du ptre. On y trouve les difficult& economiques et sociales, 

la confirsion psychologique, la persecution religieuse, et meme le risque d'inceste. Mme de 

Puisieux nous laisse mieux apprecier les dificultes qu'eprouve I'enfant sans @re au siecle 

des Lurnieres. Mais revenons a Mme de Valcy. Ayant perdu son @re legal des sa 



naissance, elle vient de le retrouver. Ces retrouvailles changent-elles sa vie ? 

Retrouver le p5re 

Retrouver son #re est un evenement qui inspire chez Mme de Valcy des emotions 

diverses et agitees : 

Madame de Valcy ne dormit point: elle ne put former de conjectures sur la conduite 
que tiendroit M. de Tarol. ElIe craignoit que persistant dam le dessein de ne pas la 
reconnoitre pour sa fille, il ne fit succider le mepris a la tendresse qu'il avoit eue 
pour elle; sa perseverance a ne vouloir point revoir sa mere, marquoit de la fermete, 
& lui persuadoit qu'il feroit passer jusqu'a elle les sujets de micontentemens qu'il en 
avoit eus. (HT, tS9 155) 

Bien que Mme de Valcy soit tout d'abord contente, les r&ultats possibles de cette rencontre 

l'inquietent. M. de Tarol trouble par I'idee d'avoir presque commis un acte d'inceste 

pourrait la rejeter pour oublier cet evenement scandaleux. I1 pourrait aussi se souvenir du 

passe et des actions trompeuses de sa femme pour l'abandonner une deuxieme fois. 

Mme de Vaicy, apres avoir attendu quelques jours, cherche M. de Tarol pour lui en 

parler : 

Je viens, lui dit-il, d'un air attendri, vow demander pardon de tous les torts que je 
vous ai faits; il n'est pas juste, ma chere enfant, que 1es vices de votre mere vous 
rendent toujours malheureuse: & sans revenir sur sa conduite, je vais tiicher en 
votre faveur d'oublier tow ses torts, pour ne songer qu'8 vos vertus. La passion que 
vous m'aviez inspiree, je le sens bien, va se convertir dans une tendre amitie ... 

Madame de Valcy, pdnetree de recomoissance, exprima a M. de Tarol ses 
sentimens dans tes tennes les plus tendres. Elle lui avoua que son inclination I'avoit 
toujous poxtee vers h i ;  & que dam le tems oh elle I'avoit di pour la premiere fois, 
s'il avoit CtC libre, elle L'eQt prefer6 a M. de Valcy. Elle continua, en I'assurant 
qu'elle ne vouloit plus se conduire que par ses conseils. (HT, t5, 156-1 57) 

M. de Tarol va oublier les torts de la mere et recomaitre Mme de Valcy comme sa propre 

fille. Mme de Valcy prend la decision de suivre tous les conseils de son e r e .  Elle a besoin 

d'autorite patemelle en ce moment. Peut-&e put-il h i d e r  : elle veut toujours se her avec 

le Comte de Mersevil. 

M. de Tarol veut d'abord retablir la succession a Mme de Valcy : a... il proposa a 

Madame de Valcy de la mener en Auvergne, lui montrant la nicessite d'etre reconnue dans 

sa farnille pour sa fille & son heritiere. Cette demarche Ctoit indispensable, surtout apres les 

bruits qui avoient couru dans la Province, sur la mauvaise conduite de sa mereu (HT, t5, 

16 1 ). Mais Mme de Valcy hesite : elle prkfire rester au couvent pour poursuivre sa 
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correspondance avec le Comte. Elle remet donc le voyage a llannee suivante. M. de 

Tarol, qui veut doucement etablir ses devoirs patemels, ne la contraint pas a le suivre en 

Auvergne: c<M. de Tarol, ne voulant pas commencer par agir d'autorite, la laissa entre ses 

deux amies)) (HT, t5, 161). 

Mme de Valcy comprend petit a petit les obligations qu7elle a enven M. de Tarol. 11 est 

son pere et elle devrait lui obdir : <<Son pere etoit un nouvel obstacle: elle lui devoit son 

oEissance, & Ctoit persuadee qu'il ne lui souffriroit point de liaison de sentiment avec un 

homme marie)) (HT, t5, 172). M. de Tarol, cornme *re, devient ainsi un obstacle a l'amour 

qu'eprouve Mme de Valcy pour le Comte. 11 n'approuvera jamais son commerce, mCme 

innocent, avec un homme mar% Quand son @re lui demande encore une fois de venir chez 

lui, Mme de Valcy resout enfin d'aller en Auvergne : 

... M. de Tarol lui ecrivoit de faire le voyage d'Auvergne; il lui montroit cette 
demarche necessaire pour fake cesser les bruits qui avoient couru dans la Province, 
& rentrer dans ses droits qu'elle avoit perdus, par la mauvaise conduite de sa mere. 
M. de Tarol, qui l'avoit desheritee presqu'en naissant, vouloit rendre sa 
recomoissance authentique. L'amour qu'il avoit eu pour Madame de Valcy se 
changea insensiblement en une amitik si tendre, que, quoiqu'il fit persuade qulil 
ntCtoit pas son pere, il fit diversion a toutes ces idkes, pour en prendre de tres 
favorables a Madame de Valcy. I1 effaqa toutes les dispositions qu'il avoit faites en 
faveur de ses neveux, & laissa subsister ce que les loix lui accordoient comme sa 
fille En consequence il la pressa de venir le trouver en Auvergne. @IT, tS, 174- 175) 

Aprb  avoir fait Ie voyage, Mme de Valcy se trouve fille lCgale et hiritiere de M. de 

Tarol. Elle n'est plus femme pauvre sans nom honorable ; elle n'est plus la fille adulterine 

de la detestable Mme de Terville. Elle est la fille d'un homrne honorable qui l'adore. M c e  

a lui, elle devient respectable. Quand la femme du Comte meurt, il n'existe ainsi plus 

d'obstacle entre les deux amants. Cela n'est pourtant pas tout a fait vrai. I1 y a encore un 

obstacle : la mere du Comte. 

Malgre le fait que M. de Tarol reconnaisse Mme de Valcy cornme sa propre fille, la 

Marquise de Marservil n'est pas encore convaincue que le mariage sera avantageux pour son 

fils. M. de Tarol lui en pa le  : 

..A lui dit sans balancer, qu'airnant sa fille & la voulant rendre heureuse, il ne 
pouvoit miew faire que de lui assurer tous ses biens apres hi; qu'il jouissoit de dix 
mille livres de rente, qui, jointes a quatre que Madame de Valcy possedoit, 
formoient une dot h o ~ e t e .  Je suis, ajoata-t-il, d'une des meilleures noblesses de la 
Province, Officier des Gardes-du-Corps; je ne vois rien, Madame, dam le mariage 



que je vous propose pour votre fils qui ne soit assoni; il est plus riche que ma 
fille; mais il a des enfans du premier lit. (HT, t6, 13 1-1 32) 

M. de Tarol ne s'oppose pas au mariage car les deux epow seront assures d'une jolie 

fortune. Ce n'est cependant pas la fortune qui preoccupe la Marquise. Elle hesite a 

consentir au mariage a cause de la mauvaise conduite de Mme de Terville, la mere de Mme 

de Valcy. Elle dit a M. de Tarol : avous me paroissez un homme sincere: repondez-moi 

franchement. Accorderiez-vous votre fille a un homrne dont le pere se seroit deshonorer? Je 

suis bien loin de condamner votre delicatesse, reprit M .de Tarol; mais ma conduite a rtipare 

tous les torts de Madame de Tewille: le deshomeur est ici personnel, & ne rejaillit plus sur 

Madame de Valcy)) (HT, t6, 134- 135). 

Les bonnes actions du *re effacent les mauvaises actions de la mere. Recomue comme 

fille legale de M. de Tarol, Mme de Valcy ne peut plus ttre condamnee pour la conduite de 

sa mere. En d'autres mots, griice a la reputation honorable du @re, la mauvaise reputation 

de la mere ne peut plus se transfkrer a la fille. En retrouvant son @re, Mme de Valcy 

retrouve son homeur, et elle peut enfin epouser l'hornme qu'elle aime. Sa joie est sans 

bornes. 

Dans les ouvrages de Mme de Puisieux, et surtout dans l 'Histoire de mademoiselle de 

Terville (1 768). l'absence du @re se manifeste donc de plusieurs facons et elle peut 

~Crieusement influencer la vie d'un enfant. Quant a l'absence emotive du @re, Mme de 

Puisieux s' interesse surtout a la discrimination faite par le @re. Lorsque le +re favorise un 

de ses enfants, il seme la discorde au sein de la famille. 11 est evident que I'auteur est 

d7accord avec Jaucouri : la discrimination est une coutume ((fort mauvaisen qui divise les 

fmilles au dix-huitieme siecle. L'absence physique du pere cree d'autres problemes au 

siecle des Lumieres. Une fille sans p&e est souvent sans dot. I1 est par condquent difficile 

de trouver un epoux pour elle. En outre, la societe se mefie de toute femme d'une naissance 

obscure : une femme a besoin de savoir l'identitk de son @re. Enfin, l'enfant protestant 

dont le pere est exile n'a aucun appui patemel. I1 doit se sournettre aux gens qui ont 

participe a son enlevement, sinon it risque l'indigence. Mrne de Puisieux est consciente de 

ces problemes, et elle les evoque dans ses rdcits. 

Constatons aussi que le @re retrouve peut ameliorer la vie de l'enfant. L'enfant 

retrouve non seulement son *re et, par conskquent, son heritage, mais aussi son identit& 
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Tout ceta met en relief l'importance du *re dans la vie d'un e n h t .  Selon Mme de 

Puisieux, un enfant a besoin de la presence de son @re. Mais il  s'agit maintenant de voir ce 

qui arrive quand la presence du *re devient une source de peine,..quand Ie @re devient un 

obstacle. 



le p 2 e  obstacle 

Lorsque nous pensons a un obstacle, nous envisageons m e  difficult6 ou une impasse qui 

empCche nos actions ou qui entrave nos volontes. Un @re obstacle est donc un pere qui 

s'oppose a w  actions et a w  volontes de ses enfants. 4 u  dix-huitieme siecle, les raisons qui 

motivent un *re a contrarier la vie de ses enfants sont diverses, et elles ne sont souvent pas 

pour le bien4tre des enfants. Mais comme nous le verrons, le @re de cette epoque n'a pas 

besoin de justifier sa conduite : l'autorite paternelle est incontestable. Dans les ouvrages de 

Mme de Puisieux, nous trouvons de nombrew *res qui s'opposent a w  desseins de leurs 

enfants. Les souffrances treks par ces peres accablent les enfants et influencent I'intrigue 

romanesque. Cependant, avant d'analyser ces p&es obstacles, analysons brievement 

I'autorite paternelle au dix-huitieme siecle afin de comprendre le pouvoir d'un #re sur ses 

enfants. 

Au dix-huitieme siecle, le @re a une autorite absolue sur ses enfants du fait qu'on 

developpe et afTermit I'autorite patemelle depuis le seizieme siecle. Selon Flandrin, ((A 

1'Cgard des enfan ts... il semble que I'autorite des parents et leur pouvoir de coercition se 

soient renforcCs a partir du XVIe siecle. On attribue generalement cette evolution a I'interet 

que la monarchie absolue avait a soutenir l'autoritk des @res de famille et d'autre part a la 

vogue des principes du droit romain et des idees antiques)) (1984, 128). Cette autoritk, basee 

sur l'ancien droit romain et encouragee par la monarchie pour les raisons que nous verrons 

plus tad ,  est assez vaste. Flandrin poursuit : 

p a ]  puissancepafernelle s'etendait sur la personne et 1es biens de leurs enfants, 
petits-enfants et autres descendants. Ces enfanfs de famille etaient incapables de 
s'obliger par contrat - principalement en matiere de pets et de mariage - et, meme 
avec I'accord de leur fire, ils ne pouvaient faire des testaments. C'est que tous 
leurs biens appartenaient au @re. Celui-ci possedait en toute proprikte cew qu'ils 
tenaient de lui, car il pouvait toujours defaire ce qu'il avait fait ; il etait egalement 
pleinement proprietaire des profits qu'ils avaient retire de ces biens ; il possedait en 
outre l 'usuhit de leurs autres biens, d'ou qu'ils leur soient Venus, a quelques 
exceptions pres ; enfin il & i t  responsable des dots de ses brus. (1 984, 128) 

Le pere contr6le non seulement la vie et les actions de ses enfants, mais aussi leurs biens. I1 

prend toutes les decisions : par exemple le type d'iducation qu'ils re~oivent, leur carriere, 
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leur mariage, ainsi que leur situation financiere. Gabriel Lepointe explique que la duree 

de ce pouvoir patemel est assez limite : <(La fin [du pouvoir paternel] se produit a la mon 

naturelle ou civile du #re ou de l'enfant, a la majorite de cet enfant, a son mariage mOme 

avant 25 am, a son Crnancipatiom (1933,384). Cependant Flandrin precise qu'il y a des 

exceptions : 

Cette puissance paternelle etait plus ou moins etendue, et surtout plus ou moins 
durable, selon les regions. Dans les pays de droit ecrit elle pesait sur les enfants de 
tout ige, aussi longtemps que le fire vivait, a moins qu'il ne les ait emanciptis ou 
qu'ils avaient atteint de tres hautes fonctions, par exemple celle d'eveque, de 
president des cows royales, de procureur general ou d'avocat general. Dans les 
pays de droit coutumier sa duree Ctait fon variable. (1 984, 128) 

Jusqu'a I'dge de vingt-cinq am, la plupart des enfants sont incapables d'agir d'une f a ~ o n  

independante. I1 existe neanmoins une exception: I'enfant peut entrer dans I'armee sans 

permission patemelle. DuPlessis de Grenedan affume, cc Le principe du droit patemel 

souffiait d'ailleurs exception, par raison d'interet public, lorsque I'enfant voulait s'engager 

dans 1'armQ royale. I1 pouvait le faire a 16 ans sans aucune autorisatioru, (1 900'3 75). Paul 

Ourliac et J. de Malafosse le mettent aussi en relief: acependant, I'enfant peut contracter 

un engagement dans I'armee et, dam ce cas, dit Pother, I 'int&i?tpublic doit I 'emportem 

(1 968'74). Malgre cette exception, les enfants en general n'ont pas de droits. Mais 

comment le *re maintient-il son autorite ? D'ou vient son pouvoir ? 

Georges Snyders atteste, aLe ptire appuie son autorite sur la puissance des moeurs et des 

habitudes)) (1 965, 260). La societe a son tour soutient I'autorite patemelle. Au dix-huitieme 

siecle, l'autorite patemelle n'est pas mise en question car on juge cette autorite naturelle. 

Synders precise, (c... il existe une autorite qui prend son fondement dans la nature, et il faut 

dormer ici a ce terme son sens le plus fort, son sens biologique : c'est I'autorite du p&e sur 

I'enfant qu'il a en quelque sorte tree)) (1965,262). Knibiehler met aussi cette idie de droit 

maturel)) du @re en relief : 

Vtneree d'abord comrne reflet de la puissance divine, [la puissance patemelle] est 
devenue au cours du XVIIIe sikcle une sorte de droit nature1 du #re. La puissance 
parernelle n 'est pas une loi qui nous vient des hommes, c 'est la nature qui I 'a mise 
au-dedans de nous, ecrit encore le juriste Merlin de Douai en 1787, dam son 
Repertoire universal et raisome de jurisprudence. (1 987, 145) 

71  - Maurice Daumas corrobore la variabilitd de la durCe du pouvoir paternel lorsqu'il monte  les histoires de 
deux ptires qui gardent leurs fils dam le cdlibat. Ces deux Hres meurent h des iges fort avancds: I'un ii quatre- 
vingt-cinq am, I'autre ii quatre-vingt-neuf (1 W O , 8  et 16- 17). 
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L'enfant est soumis a ses geniteurs parce qu'ils lui ont donne la vie. De plus, la s w i e  de 

l'enfant depend de ses parents. Le nouveau-ne ne peut pas vivre sans la protection, la 

nourriture et 17entretien qu'ils lui donnent. La hierarchic dam la famille est donc titablie: 

<<...a partir de cette dependance de l'enfant a son e r e ,  on voudra montrer que l'autorite n'est 

pas le consentement, volontaire du rnoins en droit, accorde par des individus d7abord et en 

eux-rnemes independants (theories du pact social) mais une subordination essentielle, 

indiscutable parce que naturelle>> (Snyders, 1965,262). Les grands prennent donc soin des 

petits, et les petits okissent a w  grands. Bien que la mere partage avec le *re les 

responsabilites de soigner I'enfant, elle n'a pas le meme pouvoir. Au dix-huitieme siecle, le 

pere est chef de famille. Malgrti le respect qu7il doit a sa mere, l'enfant doit avant tout o k i r  

a son @re. 

Au-dela des attitudes sociales, il existe un autre soutien de l'autorite paternelle. Un 

soutien tout-puissant qu'on appelle la monarchie franqaise. La monarchie maintient le 

pouvoir paternel parce que le piire est le porte-parole du roi et de ses lois au sein de la 

famille. En outre, le pouvoir paternel initie l'enfant a I'oMissance. Selon Snyders, ({Le @re 

n'est pas seulement le substitut de l'autorite d'8tat dam l'enceinte privke, il est aussi celui 

qui prepare a l'obkissance envers cette autorite : c'est dam la famille ...q ue se fait 

l'apprentissage de la soumission aux lois)) (1 965'26 1). Si l'enfant apprend a oMir a son 

pere, il obeira a 1 '~tat  : cela devient un syllogisme. Snyders explique, d l  faut aller plus 

loin : l'autorite paternelle n'est pas seulement formation a l'obkissance, mais aussi 

fondement de l'ob~issance, a la fois justification et exemple de cette autoritti absolue que la 

monarchie veut attribuer au Souverain>) (1 965,262). 

L'autorite absolue du *re est a la base de la monarchie absolue ... et 1'Ancien Regime en 

est conscient. Selon le prkambde de la Declaration royale du 27 novembre 1639, << ... les 

mariages sont le seminaire de l '~ ta t ,  la source et l'origine de la societe civile et le fondement 

des familles qui composent les republiques, qui servent de principe a former leur police et 

dans lesquelles la naturelle reverence des enfants envers leurs parents est le lien de la 

legitime obeissance des sujets envers leur souverain.. n (cite par Delumeau et Roche, 1990, 

53). La monarchie renforce donc d'une maniere systkmatique le pouvoir paternel depuis le 

seizierne siecle. Snyders conclut, ((On admirera comment les hidrarchies se soutiement les 

unes et les autres et doivent se justifier les unes par les autres - et cela a travers les domaines 

les plus diffkrents : la domination du #re sur les enfants renvoie ii la domination du roi s u .  
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ses sujets - et aussi a la domination de Dieu sur ces creatures)) (1965,264). On ne peut 

donc pas nier cette influence souveraine sw les relations familiales. 

Inconteste par les lois, un *re peut facilement abuser de son pouvoir. Daurnas affirme, 

aC'est que la demesure du @re occupe un domaine tres vaste, que les pratiques (du ministre, 

des intendants ... et des fils) ont pu ponctueliement rogner mais qui demeure inattaquable dam 

Ie champ de la Iegaiiten (1990, 18). I1 ajoute, ((La demesure paternelle constituant un garde- 

fou, son exces meme est tolerable ... Bien entendu, de tels exces ne sont pas considires 

comrne exemplaires)) (1 990, 18). Nous examinerons des formes differentes de la demesure 

paternelle que Mme de Puisieux evoque dam ses ecrits. Nous verrons que le pere obstacle 

joue un r61e important dans les textes de Mrne de Puisiew, mais que cet ecrivain s'oppose a 

l'idee du #re tout-puissant. Meme s'il semble parfois que Mme de Puisieux se contredise 

pace qu'elle dira d'abord qu'un enfant devrait o k i r  a son *re, et ensuite qu'un pere devrait 

ecouter les volontes de son e n h t ,  elle est tout a fait contre le @re despotique. Elle veut que 

le pere et l'enfant travaillent ensemble pour crier des relations harrnonieuses. Ses opinions 

refletent dija les idees de la societe pr6revolutio~aire. 

Tout d'abord, nous etudierons le pouvoir du *re lorsqu'il s'agit de choisir l'epoux ou 

l'epouse pour son enfant. Son consentement au mariage est donc essentiel. Constatons que 

le sujet du mariage est fiequent chez Mrne de Puisieu. Nous examinerons ensuite le pere 

qui force son fils ou sa frlle a vivre une vie reIigieuse. 

Puis, il nous faut analyser les punitions auxquelles un #re a recours en cas de 

desobeissance : il s'agit ici de lettres de cachet. Nous examinerons aussi les altercations, 

souvent violentes, qui ont lieu entre #re et enfant. Enfin, nous Ctudierons ce qui met fin a la 

demesure paternelle : la rnort du @re ou la reconciliation de l'enfant avec le @re. 

Notons que Jaucourt dans son article ((Pouvoir paternel)) de 1'Encyclopkdie indique la 

necessite de changer le concept de ce pouvoir : (( ... lepouvoirpaternel est plut6t un devoir 

qu'un pouvoim (t13, 255). 11 continue dam son article ((Puissance paternellen : 

On doit relativement a la puissance paternelle distinguer trois f ges. Dans le 
premier, qui est celui de l'enfance ou l'homrne n'est pas encore capable de 
discernement, les pere & mere ont une autorite entiere ; & cette puissance est un 
pouvoir de protection & de defense. Dans le second ige, que l'on peut fixer a la 
puberte, l'enfant commence a &re capable de reflexion ; mais il est encore si volage, 
qu'il a besoin d'ctre dirige : lapuissance des pere & mere devient alors un pouvoir 
d'adrninistration domestique & de direction. Dans le troisieme Sge, qui est celui ou 
les enfans ont coutume de s'etablir, soit par mariage, soit en travaillant pour leur 



compte particulier. ils doivent toujours se ressouvenir qu'ils doivent a leurs pere 
& mere la naissance & I'education ; ils doivent consequemment les regarder toute 
Ieur vie cornme leurs bienfaiteurs, & leur en marquer leur reconnaissance par tous 
les devoirs de respect, d'amitie & de consideration dont ils sont capables : c'est sur 
ce respect & sur I'afTection que les enfans doivent avoir pour leurs pere et mere, 
qu'est fonde le pouvoir que les pere & mere conservent encore s w  leurs enfans dam 
le troisieme ige. (t 13, 56 1 ) 

Le pouvoir paternel doit evoluer selon l'iige de I ' enht ,  et d i n e  certaine manitre I'etendue 

de ce pouvoir dirninue. Au fond, le pouvoir du @re se base sur le respect. I1 n'y a donc plus 

de place pour le @re despotique. Si la societe n'accepte plus ia supiriorite et l'autoritk du 

pere, comment accepte-t-elk celle de la monarchie ? Voici l'impasse mena~ante qui touche 

le r6le social du +re. 

Le mariage et le ptre 

Depuis la Renaissance, on voit une croissance des droits paternels dans I'institution du 

mariage. D'abord, puisque le mariage chretien ddfinit le concept de famille dans la societe 

franqaise, le @re devient le centre de cette unite sociale e t  religieuse. La farnille reflete la 

hierarchic etablie dans Ia religion chretienne avec le #re createur comme chef. Cette idee 

d'une hikrarchie naturelle s'impose de plus en plus dans la societe et le pere se trouve a jouer 

un r61e de plus en plus important. Delumeau et Roche affirment, <(...a padr  du XVIe siecle, 

des le moment ou le mariage va devenir I'acte createur de la cellule de base de la societe, 

non plus seulement chretieme mais politique, la seule admissible, la seule admise (d'ou 

l'exclusion definitive des biitards), la puissance paternelle va devenir necessairement un 

dement essentiel du pouvoir et de la conservation sociale)) (1990,53). Deuxiemement, il 

faut souligner le r6le de la monarchie dans ce changement d'attitude sociale car le 

developpement des droits paternels vient de I'influence directe de cette monarchie qui 

cherche a renforcer son pouvoir dam la societe fran~aise en soutenant la hikrarchie 

paternelle. 

11 est interessant de noter que si la monarchie met en relief le pouvoir paternel quant au 

choix d'un kpow ou d'une epouse, 1 ' ~ ~ l i s e  l'arnoindrit. Flandrin observe : 

Au Moyen Age, 1 ' ~ ~ l i s e  avait affaibli la puissance patemelle en recomaissant la 
validitti du mariage contract6 par les enfants de familles sans le consentement des 
parents, pour peu que les gaqons eussent treize ans et les filles onze ans et demi. 
Car, depuis le XIIe siecle, elle tenait le mariage pour un sacrement que les conjoints 
se domaient a eux-memes par I'echange des consentements. (1 984, 129) 
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C'est par consequent la volonte des conjoints qui compte, non celle des parents. Malgre le 

fait que 1 ' ~ ~ l i s e  condamne les mariages clandestins et la desob6issance a w  parents, 17idke 

du sacrement est plus forte : l'union est Knie par Diem Meme le concile de Trente (1 545- 

63), responsable d'analyser les doctrines catholiques, soutient ce principe. Cette resolution 

pousse la monarchie fran~aise a promouvoir sa propre legislation matrimoniale contre les 

mariages clandestins. 

L'interet que la monarchie manifeste dans les mariages clandestins vient non seulement 

du scandale cause par le mariage clandestin de l'heritier des Montrnorency avec une 

demoiselle de petite noblesse mais de 17alarme de toute la noblesse. Andre Burguiere et 

Christiane Klapish-Zuber expliquent : 

I1 est possible, comme on l'a souvent affirme, que l'tidit d'Henri I1 de fkvrier 1556 
contre les mariages clandestins et les pressions de la monarchie sur le concile de 
Trente, par l'intermediaire des legats fian~ais, pour obtenir que les mariages faits 
sans l'accord des parents soient fiappds de nullite aient du cornme cause directe une 
mesaventure matrimoniale survenue a la cow : Henri I1 voulait marier sa fille 
illegitime Diane de France, igee de 7 ans, a Franqois de Montmorency quand il 
decouvrait que le jeune duc s'itait engagC secretement a une fille d ' h o ~ e u r  de la 
reine. La fille d'homeur f i t  mise au couvent et l'invalidation de l'union clandestine 
demandee a Rome ...q ui la refbsa. En realite le desarroi de la cow rejoignait un 
sentiment de panique rkpandu dans les classes supdrieures et particulierement dans 
la noblesse, devant l'epidemie de mariages clandestins et les risques de mesalliance 
qu'elle comportait ... On sait que le concile de Trente, fidele a la doctrine du 
consentement, r e h a  de suivre la proposition des lCgats franqais. Le conflit entre la 
ligislation royale et le droit canon f i t  la raison principale du re fk  de la France de 
recevoir officiellement les dkcisions du concile. ( 1986, 120- 1 2 1) 

Les mariages clandestins posent des problemes pour toute la noblesse parce que la 

misalliance risque de morceler d'une maniere defavorable le patrimoine d'une famille noble. 

De plus elle ternit la reputation. Comme la reputation fait partie du pouvoir, sans la 

premiere le second en souffie. 

Par consequent, la monarchie passe des lois contre les mariages clandestins commenqant 

par E d i t  de 1556: 

... le roi ...p rit une serie de mesures propres a renforcer I'autorite paternelle sans 
s70pposer de fiont a l'eglise. Des avant le vote du decret de la reformation du 
mariage, il avait, par l'kdit de fevrier 1556 contre les mariages clandestins, 
desherite automatiquement, et quasiment mis hors la loi, tous Ies enfants de famille 
qui contracteraient mariage sans l'autorisation de leurs parents. Allant plus loin, en 
mai 1579, l'ordomance de Blois, par son article 42, considerait comme des 
ravisseurs--et en tant que tels punissait de mort sans espirance de grcice et de 



p a r d o w e u x  qui ipouseraient sans le consentement des parents, des garqons ou 
des filles mineurs de vingt-cinq am. (Flandrin, 1984, 1 30) 

Le roi sait qu'il ne peut pas annuler tout mariage clandestin parce que l'institution de 

mariage appartient a l ' ~ ~ l i s e ,  mais il peut decourager les jeunes de suivre ce chernin 

scandaleux. L'edit de 1556 autorise donc les parents a desheriter leurs e n h t s  qui se 

marient sans permission parentale : m e  punition assez dissuasive pour l'epoque. 

Cependant, l'edit de Blois (1 579) est encore plus Gvere. Selon cet edit, toute personne qui 

contracte le mariage avec un mineur sans l'autorisation des parents est coupable de rapt de 

siduction. C'est un crime puni par la peine de mort. Traer atteste, dnstead of employing a 

civil penalty of disinheritance, the edict provided that anyone who married a minor against 

family wishes was guilty of the crime of rape. The statute defined rape in this case as 

seduction of a minor below twenty-five years of age, notwithstanding the consent of the 

minor, and it decreed the penalty of death for the crime)) (1970'24). Cette loi brutale est 

renforcee par 1'Cdit de 1639, et elle reste en vigueur jusqu'a la Revolution (m2me si la p i n e  

de mod est rarement ~ t i l i sde ) .~  

Meme si 1 ' ~ ~ l i s e  soutient la volonte des conjoints, toutes les lois mises en place par la 

monarchie renforcent le pouvoir patemel. Sans le consentement parental (et il faut encore se 

rendre compte que le +re est chef de farnille, et que son consentement est celui qui cornpte), 

l'enfant risque d'etre ddsherite et risque mCme la mort s'il se marie. C'est ainsi la volonte 

du ptre qui determine le mariage de son enf'ant. C'est lui qui choisit l'epoux ou 1'Cpouse. 

Pilon soutient : 

Oh le gouvernement des pkes sur leurs fils et filles se manifestait sans discussion 
c'etait le plus volontiers, au XVIIIeme siecle, dans l'accord et le choix du mariage. 
Ce n'est pas seulement dans le theitre deja classique de Moliere, de Regnard, enfin 
dam celui plus contemporain de Marivaux, que nous voyons, des ce temps-li, 
l'autorite du chef de la farnille imposer une femme ou un mari de son choix a l'un 
de ses enfants ; mais encore cela est en realite. (1 923, 1 9)" 

'3 Cette legislation de la monarchie n'a pas beaucoup d'effet parce qu'ou bien on la comprend ma1 ou bien on 
I'applique rarement: selon la socidtt, la peine de mort est trop dure. Par consdquent, la pine la plus sdv&re est 
qu'on est deshdritd. Traer explique, (<The repeated legislation on the subject of parental control over marriage 
and the increasing severity of the penalties directed against secret marriages suggest great difficulties in 
enforcement of the law. While the monarchy may have wrested control of legislation in the area fiom the 
church without much opposition, i l  was less successfid in requiring observance of its own laws)) (1 970'30-3 1). 

"' Selon Daumas, I'autoritd du @re en ce qui conceme le mariage de ses enfants devient de moins en moins 
indiscutable des le ddbut du XVIIIe sickle : ccLe droit du @re P marier ses enfants s'effondrera plus vite. 
Pr6ente des le XVIIe siecle, I'idde que I'inclination avait sa place dam I'amour conjugal se repand au ddbut du 
XVIIIe sihcle dam fe temps mtme ou I'on accorde plus d'attention A la vocation professionelle, donc P 
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Au dix-huitieme siecle, puisque l'approbation du pire est dcessaire pour rendre un 

mariage ccligal)), le @re devient d'une faqon le amaitre du coeun) de ses enfants (meme s'ils 

se croient capables d'aimer librement). Nadine Berenguier a f f m e  : (c.. .en France.. .un pere 

ne peut plus iegalement exercer le droit de mort sur ses enfants tandis qu'ii a tous les droits 

en rnatiere rnatrimoniale ... )> (1995, 360). 

Cela nous semble peut4tre totalitaire, mais les raisons pour ce droit paternel ne sont pas 

sans logique. Cornrne chef de famille, le #re est responsable du bien-&re de la famille. 

Une m&alliance risque de le destabiliser. Flandrin observe : 

Mais dans une societe ou le mariage avait pour fonctions effectives et avouees de 
peqktuer une maison et de lui assurer des alliances honorables, il etait normal que 
le maitre de maison en assume la responsabilite. D'ailleurs chaque mariage 
impliquait des accords financiers qui concemaient non seulement les d e w  Cpoux 
mais tous les membres de leur famille d'origine. Ma1 marier un fils pouvait rendre 
impossible le mariage de ses soeurs, soit par le deshomeur que ce premier mariage 
faisait peser sur la maison, soit parce qu'il n'avait pas apporte les ressources 
necessaires pour les doter. Ce n'etait donc pas un privilege arbitraire que le droit du 
*re de famille a choisir les conjoints de ses enfants : c'etait une lourde mais 
logique responsabilite. (1 984, 130) 

Selon certains chercheurs, les motifs du +re ne sont pas cependant si desinteresses. 

Burgui6re et Klapish-Zuber pensent que aLe contrde parental p&e d'autant plus sur les 

choix matrimoniaux des enfants que l'enjeu social est plus importanto (1986, 132). Le 

bonheur des enfants n'est pas important si cela peut g&her la b ~ ~ e  reputation de la famille. 

Les enfants doivent donc se resigner a la decision de leur *re. D'abord, comme nous 

l'avons vu, ils n70nt pas tellement de choix parce que toutes les lois soutiement ce droit 

patemel. Deuxiemement, les enfants doivent a leur +re du respect : il faut honorer 

l'opinion paternelle. 

a) le cboix du conjoint 

Dans son baite de morale, Conseils c i  une amie (1749), Mme de Puisieux met en relief 

I'opinion des jeunes adultes. ~ ' ~ ~ l i s e  soutenait depuis longtemps une position d'allure paradoxale : le lien 
sacremental reposait sur le libre consentement des dpoux, mais ceux-ci dtaient tenus d'obdir A leurs parents.)) 
(I990,54). Nous ne sommes pourtant pas d'accord. A notre avis, on accepte plut6t lentement I'idte des 
mariages d'inclination : on en park, mais soit on la rejette soit on continue A se sournettre au statu quo- Ce 
n'est que vers la fin du XVIIIe sitcle que les mariages d'inclination deviennent de plus en plus a la mode. 
Neanmoins, Daumas met bien en relief le message contradictoire de ~ ' ~ ~ l i s e .  En soutenant A la fois le libre 
consentement des conjoints et I'obt5issance A ses parents, 1 ' ~ ~ l i s e  force I'enfant A faire un choix entre deux 
valeurs souvent irrdconciliables. 
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I'irnportance du respect qu'une fille doit a son @re dam le choix d'un epoux : 

Combien de peres meurent de chagrin d'avoir dome le jour a des filles dont le choix 
les deshonore! Rien ne peut dispenser des filles bien nees de l 'o~issance & du 
respect qui sont dQs a w  parens: l'obtiissance a ses parens est le premier devoir 
qu'une fille doit rernplir. Si M. votre pere vous disoit que M. tel ne vous convient 
pas pour Cpoux; malgre le goQt que vous auriez pour lui, il ne faudroit pas lui 
donner la mortification de le prendre. 11 est peu de peres assez injustes pour s'oposer 
a notre bonheur. Lfexp6rience leur a apris, souvent a leur depens, que ce qu'ils nous 
defendent de faire est pour notre avantage. Rien ne peut donc dispenser une fille du 
respect ni de l'obiissance qu'elle doit a ses parens. (CA, 72) 

Ce discours fonde sur l'idee patriarcale qu'une fille doit o k i r  a son *re implique la 

premisse de la bonte du pike. Selon Mme de Puisieux, un @re ne cherche pas a nuire au 

bonheur de son enfant ; ses actions sont plutbt dirigks vers le bien4h-e de ce denier. Nous 

avons ainsi chez cet auteur, dam un texte de morale, une situation ou la b 0 ~ e  volonte est 

reciproque : l'enfant respecte les decisions de son #re parce qu'elles ont pour but son 

bonheur, et le @re est digne de ce respect et de cette obt5issance parce que les relations 

familides sont harrnonieuses. Cependant ces rapports idkaux entre @re et enf'ant se 

rkalisent rarement. Souvent le choix d'epoux ou d'Cpouse que fait le #re est tout a fait 

inacceptable a l'enfant et celui-ci ne peut rien faire. Mme de Puisieux met en lumiere cette 

situation difficile dam 1 '~ducution du Marquis de ** ou mimoires de la Comtesse de 

Zurlac (1 753). 

Lorsque Mlle de Valance est en 5ge de se marier, elle commence a s'inquieter du choix 

que vont faire ses parents. En parlant de la vie de femmes avec Mme de Sainte Therese, elle 

critique ce droit parental : (<On nous marie, sans nous consulter, a des hommes que souvent 

nous ne connoissons point, & que presque toujours nous hdissons)) (CZ, t 1, 57). I1 est 

evident que Mlle de Valance croit en l'union libre. Elle n'est cependant pas rebelle ; elle 

obiira a ses parents : c<...elle desiroit que ses parens ne la pressassent point de se marier; 

mais que si c'etoit leur volontk, elle Cpouseroit celui qu'ils lui choisiroienb (CZ, t l ,  71). 

A son malheur, ses parents choisissent pour elle un hornme beaucoup plus igC : le 

Comte de Zurlac. Selon eux, c'est un bon choix puce qu'il est riche. Mais comme Mlle de 

Valance aime deja un autre (le Chevalier), elle ne pourra pas tomber amoureuse du Comte : 

C'etoit un homme de quarante-cinq ans, d'une figure tres-desagreable: 
Mademoiselle de Valance etoit charmante & n'avoit que dix-huit am; mais elle 
n'avoit aucune fortune a esperer, & ce Monsieur de Zurlac jouissoit de cinquante 
mille livres de rente. Un pareil avantage ne trouve rien qui lui resiste dans l'esprit 
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des parens, quoiqu'il soit tres foible aupres d'une jeune personne aimable, dont les 
affections sont captivees. (CZ, t l,73-74) 

Mlle de Valance n'est pas du tout heureuse de ce htur mariage et elle en parle a sa mere : 

<c...je ne vous cacherai point, Madame, que Mr de Zulac m'est insupportable; quelle triste 

necessite d'etre obligee de me sacrifier a un mari que je hdis. Madame de Valance ne 

repondoit aux plaintes de sa fille qu'en lui faisant valoir les avantages attaches a I'hymen de 

Mr de Zurlac. Son pere qui desiroit ce mariage acheva enfin de la determiner a h i  accorder 

sa maim (CZ, t l ,  146-147). Elle n'hesite pas a dire ce qu'elle en pense a sa mere, mais elle 

suit la decision prise par son @re : elle Iui o e i t .  

Cette okissance aveugle s'explique par le respect de la fille pour le #re : <<La 

Comtesse avoit ete marike par ses patens, comme nous I'avons vil, a un homme qu'elle 

n'aimoit point: elle avoit meme forme cette union avec toute la repugnance que peut avoir 

une jeune personne qui aime ailleurs, & qui se voit obligee d'immoler son penchant a 

l'obeissance qu'elle croit devoir a ses parens)) (CZ, t2,66-67). La phrase cle est 

c<...l'o&issance qu'elle croit devoir a ses parensw. Mlle de Valance ne conteste pas l'autorite 

paternelle de son #re, et son +re ne lui ordome pas de lui obtiir. Selon Paul Pelckmans : 

(<...nous y lirons plut6t I'indice que cette oEissance releve d'une conviction sentie plut6t 

que de quelque contrainte exterieure)) (1983,607, note 24). Elle ressent du respect pour ses 

parents (et surtout pour son ptre), on ne le lui impose pas. 

N~anmoins, apres son mariage avec le Comte, et privee de la presence du Chevalier, la 

Comtesse de Zurlac devient melancolique et son #re s'en rend compte : 

... il lui prit un ennui de la vie qui la fit tomber dans m e  espece de langueur qui 
allarma beaucoup Mr de Valance. Depuis son veuvage sa fille h i  etoit devenue plus 
chere: il fit tout ce qu'il put pour la tirer de sa melancolie: il s'ktoit apperqu un peu 
trop tard de l'eloignement de la Comtesse pour son mari, & se crut oblige de 
representer au Comte de Zurlac qu'il devoit dissiper sa femme; que ses affiires le 
demandant a Paris, il falloit en faire le voyage, & meme y demeurer; qu'il seroit 
aussi de la parie. (CZ, t l  , 165) 

Son pere regrette son choix d'Cpoux pour sa tille parce qu'il se rend compte du malheur de 

sa fiIle. I1 cherche a remedier a cette situation. Pelckmans observe, <(Le roman qui, tout 

comme un autre, critique les motifs interesses qui dirigent souvent les projets matrimoniaux 

des parents, d e n  deduit aucun droit a la disobeissance ; et ... le #re ne tarde pas a se repentir 

de sa dureten (1983,446). En domant au personnage paternel des remords d'avoir fait un 
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choix matrimonial bas5 simplement s u .  l'argent, l'ecrivain soutient ainsi sa position qu'un 

pere doit agir pour le bien-ttre de son e a t  : un @re devrait se rendre compte qu'un 

homme riche ne fait pas un bon mari si sa fille ne l'aime pas. 

L'autre personnage de ce roman qui soufie des decisions matrimoniales prises par son 

propre *re est le Marquis de Me***. Ce @re dQire un mariage avantageux pour son fils 

car I ' avenir de la famille repose sur son succQ : 

Le Marquis de Me*** &toit d'une maison opulente; toute l'esp&ance de ses parens 
etoit fond& sur lui: sa mere etoit morte depuis plusieurs am&, & son pere le 
destinoit a remplir une des premieres places de la Magistrature. Le goat du Marquis 
ne s'accordoit pas avec celui de son pere: son inclination, si on l'eut consultee, le 
portoit a entrer dans le service de b 0 ~ e  heure; mais son pere n'avoit rien entendre a 
ce sujet: son education avoit ete cd t ivk  avec un soin prodigieux, & hoa le coeur 
& le caractere qu'on neglige ordinairement de former, rien n'avoit ete oublie de tout 
ce qui peut rendre un jeune homme charmant. Son pere croyoit que son fils ne dtit 
aimer que la femme qu'il Cpouseroit: mais son intention n'etoit pas raisonnable, ni 
ses espkrances bien fondees; car le Marquis de Me*** depuis deux ans eprouvoit 
que ses parens auroient dQ juger mieux de son coeur & de son discernement. 
(CZ, t 1,200-202) 

Son @re est aveugle par ses propres attentes au sujet de son fils. Les d e s k  de son fils ne 

comptent pour rien : son @re ne veut pas en entendre parler. Le +re choisira la carriere et 

l'epouse de son fils, et celui-ci ne pourra pas discuter la decision de son pihe (m6me s'il 

croit que son pike devrait ((juger miew de son coeur & de son discernemenb,). 

Notre auteur critique de nouveau les actions insensibles du @re en matiere du choix 

matrimonial dam les Mimoires d'un hornme de bien (1 768). Dans ce roman, le narrateur- 

Lastink-raconte l'histoire du mariage de sa propre mere : (&same Chomper (c'est ainsi 

que s'appelloit ma mere) n'eut rien a opposer a la volontk de son pere, quand il lui annonqa 

que M. Lastink la demandoit en mariage, & qu'il falloit l'epouser. Chomper lui eQ propose 

l'homrne le plus hideux de lfAngleterre, qu'elle l'eiit accept6 sans murmuren, (MB, t l ,  5-6). 

Susanne est une fille tout a fait soumise a son @re, et contrairement a M. de Valance, M. 

Chomper ne se repentit pas de son choix malgre le fait que sa fille soufie beaucoup de la 

tyrannie et de I'avarice de son nouvel epowr. 

C'est dam son conte ((Le Pere menton, que Mrne de Puisieux souligne l'importance de 

la bonte patemelle. Le personnage de M. de Fury cherche des epowc h o ~ e t e s  et 

respectables pour ses filles, mais il veut avant tout que ses filles soient satisfaites de ses 

choix : 
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M. de Fury s'amusoit de tous ses Prdtendans, ne voulant point d'un homrne de 
qualite pour son gendre. Selon sa methode, il ne disoit rien de ses intentions, 
laissoit venir chez lui ceux qui tiichoient d'epuser ses filles, ou plut6t ceux qui 
cherchoient une nche dot pour arranger leurs affaires. L'amour qu'il avoit pour ses 
enfans, & la cruelle exptirience qu'il avoit sans cesse devant ses yew, lui faisoit 
differer de les Ctablir jusqu'au tems ou il leur trouveroit des maris conformes a son 
gofit. I1 vouloit en rendant ses filles heureuses, des gendres dont il piit faire des 
amis. (GB, 120) 

Le principe derriere la quete de bons gendres de la part de M. de Fury n'est pas tout a fait 

desinteresse (il cherche aussi des ((amis))). I1 faut ndanmoins constater que son raisomement 

est honorable. En d'autres mots, ce ne sont pas seulement des alliances avantageuses qu'il 

cherche a former, mais aussi des relations amicales. Plus tard dam le recit, nous voyons 

qu7il consent a un mariage, en depit de ses reserves, pour faire plaisir a sa fille ainee. Au 

fond, le bonheur de ses filles est pour lui la chose la plus importante. 

I1 faut noter que dam I'oeuvre de Mme de Puisieux nous trouvons surtout des e r e s  qui 

choisissent un epoux pour lew fille. Une seule situation met en oeuvre le @re qui choisit 

une epouse pour son f i l ~ e l l e  du Marquis de Me***. Quoi qu'il en soit le #re a toujours 

le contrde du mariage. 

b) le consentement paternel 

Selon Lepointe, ~ T o u s  les enfants sont obliges de requerir ce consentement a mariage de 

leurs parents et ce consentement est absolument indispensable jusqu'a l'sge de 30 a m  pour 

les garqons, de 25 ans pour les filles ; apres cet ige, les enfants doivent toujours requerir le 

consentement familial par sommations respectueuses, mais ils peuvent passer outre a leur 

refus)) ( 1 933,3 85). Dans son article ((Enfanb) de 1 'Encyclop'die, Argis soutient ce fai t : 

aLes enfans mineurs ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pere & mere ; les 

fils ne peuvent leur faire les sommations respectueuses qu'a 30 ans, & les filles a 25, a peine 

d7exhCredatioru> (t5,654). Meme si ces citations evoquent le consentement de la mere, c'est 

le consentement patemel qui est le plus important. 

Mme de Puisieux, consciente des lois civiles de son epoque, prksente dans ses oeuvres 

des enfants qui cherchent l'approbation de leur *re pour leur mariage. Dans certains cas, le 

pere donne son consentement au mariage et, dam d'autres cas, il n'y consent pas---d'oc ndt  

le mariage clandestin. Mais cornme nous l'avons vu, les risques financiers et legaux du 

mariage clandestin sont grands. 11s sont, en effet, d'une telle envergure que les 



personnages, findement, font appel au sens commun et se dirigent vers une solution 

pragmatique. 

Pour lviter trop de controverses, Ie consentement patemel est accorde apres une 

reconciliation familiale ou un evenement qui met fm a m  objections du @re. Par exemple, 

a p r b  s'etre reconciliC avec son fils, le @re Lastink ne s'oppose plus au mariage de celui-ci 

avec Miss Fanni. Le narrateur raconte, c<Mon pere avoit requ de la satisfaction d'apprendre 

qu'elle etoit en France; & il me marqua que si je pouvois l'engager a repasser dam sa patrie 

[Angleterre], ii ne s'opposeroit pas a son union avec moip) (MB, 13, 1 13). Apres la mort de la 

femme du Comte de Marsevil, M. de Taro1 n'empikhe plus le commerce de lettres entre sa 

fille et le Comte. Ii encourage mfme l'union des d e w  : a... il dit a la Duchesse qu'il s'etoit 

opposC a I'amour de son gendre, tant qu'il ne pouvoit que le dishonorer: mais maintenant, 

que [le Comte de Marsevil] Ctoit libre de disposer de sa main, il seroit le premier a consentir 

que sa fille lui f i t  unie)) (HT, t6,21). 11 y a enfin le cas de M. de Fury. Celui-ci consent au 

mariage de sa fille akee  au Marquis Dirlicourt. I1 ne donne pas son approbation parce qu'il 

souhaite cette union. A vrai dire, il ne respecte pas le Marquis Dirlicourt. Oui, il est titre et 

riche, mais cet homme n'est qu'une (<brillante korce)) (GB, 117). Cependant M. de Fury 

comait bien sa fille. Difficile et jalouse de sa soeur cadette, elle veut se marier avec un 

hornrne de c<qualite)). Et elle veut que cet homme soit le Marquis :  pendant leur absence 

Mademoiselle de Fury avoit ete mariee au Marquis Dirlicourt ; M. de Fury s'etoit lais& 

toucher par ses lames, & avoit consenti a ce mariage malgre sa repugnance : car it Ctoit 

persuade qu'elle ne seroit pas longtems heureuse avec un mari qui n'avoit pense qu'a sa 

fortune en 1'Cpousant ; l'evenement ne justifia que trop ce pressentimenh (GB, 16 1 - 1 62). 

Lorsque le pere permet un mariage sentimental, il le fait pour faire enfin plaisir a son enfant. 

Mais qu'est-ce qui peut arriver si Ie @re s'y oppose ? 

L'exemple qui elucide le mieux l'opposition patemelle en matiere matrimoniale se 

trouve dans I' Histoire de mademoiselle de Tervifle (1 768). Lorsque M. de Valcy veut 

ipouser Mlle de Terville, il lui faut le consentement de son +re. Le narrateur nous 

infonne : 

Tout alloit a merveille; mais le plus difficile restoit a faire: il etoit question 
d'obtenir le consentement du pere de M. Valcy, pour un mariage qui ne sembloit 
nullement avantageux. ..Le pere de M. Valcy, qui n'etoit point arnourew, fit des 
informations sur la Demoiselle que son fils vouloit Cpouser; il apprit bient6t toute 



I'histoire de Madame de Terville, & le peu de bien que sa fille avoit a esptker. 
(HT, t.2'90-92) 

En se rnettant au courant de la situation de Mlle de Terville, le #re decouvre la mauvaise 

reputation de sa mere. De plus, la paternite de la fille est suspecte : elle ne recevra rien de 

M. de Terville. Le @re de M. Valcy s'oppose donc a ce mariage. I1 raconte tout ce qu'il a 

appris sur Mme de Terville a son fils. Celui-ci est trouble par ces nouvelles et veut rnediter 

sur ce qu'il devrait faire. Son $re declare son opposition ; il n'y consentira jamais : 

Vous prendrez tel parti qu'il vous plaira, reprit le vieiilard; mais le mien est ferme: 
je ne consentirai jarnais que vous epousiez la fille d'une telle femme, & vous-meme 
vous devriez rougir d'y songer encore: le bien n'y fait rien; vous en avez assez pour 
faire le bonheur d'une ipouse; mais persuadez-vous que les enfants d'une femme 
fletrie par tant d'actions indignes, partagent necessairement le dishomeur de leur 
mere. (HT, t2,93) 

M. de Valcy soufie beaucoup a cause de son *re. Quand il en parle a I'AbE (l'oncle 

de Mlle de Terville), celui-ci ne le recomait guere : ((A pine put-il le reconnoitre, tant il 

ktoit changi. Vous me voyez, Monsieur, dit M. de Valcy, dam un &at qui vous prouve les 

combats qu'il m'a fallu soutenir avec moi-meme pour risister ii mon amour; mais les ordres 

de mon pere, les considerations de ma famille entiere, m'ont fait une loi de sacrifier ma 

tendresse a leur satisfactiom (HT, t2'98). Son amour pow Mlle de Terville et la decision 

inebranlable de son @re (aussi bien que ses obligations familiales) le dechirent. L'amour est 

pourtant plus fort que I'autoritt paternelle dam ce cas : M. de Valcy commence a reflichir 

au mariage ~landestin.'~ 

c) le mariage clandestin 

Selon Damas, <cLe mariuge clandestin est la forme la plus scandaleuse de la 

desobki~sance~ une provocation qu'on ne cornmet que si l'on a la certitude de ne pouvoir 

flechir les parents, et plus particulierement le *re>> (1990, 36). Le mariage clandestin n'est 

pas un acte lkger. Cette insubordination contre le #re risque de bouleverser la hierarchic 

patriarcale parce qu'elle sape l'autorite paternelle. Elle attaque la base de cette autorit6- 

3 Selon le narrateur de I ' ~ u c u t i o n  bu Mruquis de *** ou mkmuires de Iu Comtesse de Zurfac (1 753), un +re 
n'arrivera jamais a convaincre son fils de se ddtacher de celle qu'il aime : ((Un pere qui dit A un jeune homme 
fougueux de renoncer A ce qu'il airne, prend le vrai moyen de le faire persister dam son attachernent. Quand 
les jeunes gens n'en foment point d'indignes d'eux, il faut laisser aller le torrent, & attendre que la raison les 
modere)) (CZ, 0,202-203). Un *re intelligent attend donc que son fils arrive ii la meme conclusion que lui. 
Sinon, i l  risque de voir son fils se marier clandestinement. 
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son pouvoir i n c o n t e s t k n  la mettant en question. Par consequent, les punitions contre le 

mariage clandestin sont severes et elles arrivent souvent a dissuader le jeune adulte (mf me 

celui deja marie clandestinement) de se rebeller contre le @re. Daumas atteste, aLe mariage 

clandestin etait un pari tres risque : l'exheredation, I'enfennement ou I'exil menaqaient. 

Certains @res pardonnaient-mais la proportion nous echappe. Les fils qui se rangeaient 

etaient probablement plus nombrew) (1990,37). Pour se ranger, on annule le mariage 

clandestin, on accorde une pension aux enfants nes, et on se soumet enfin a w  volontes du 

pere. L'autorite paternelle peut vaincre I'amour avec ces aannes inflexibless. 

NCanrnoins, I'amour est parfois plus fort. Le jeune adulte risquera son heritage et mf me 

sa vie s'il croit a I'arnour. L'amour devient sa cause, sa raison d7Ctre. Daumas nous 

... la progression du sentiment ferninin a surtout servi la cause du jeune rnae en lui 
offrant un levier pour soulever I'autorite patemelle. Car I'emancipation du jeune 
adulte doit ttre pensee en termes de systeme de valeurs : la revolte n'est rien sans 
une cause ; or I'amour, qui a toujours pas& pour une noble cause, devient en ce 
siecle une bonne cause. C'est au nom de I'amour partage qu'on brave le plus 
nettement I'autorite paternelle en procedant a un mariage clandestin. (1 99OY4M2) 

Comrne I' inclination devient de plus en plus importante au dix-huitieme siecle, I'autoritk 

patemelle se voit de plus en plus remise en question : son pouvoir s'amoindrit. 

Dans le cas de M. de Valcy, Mme de Puisieux met en oeuvre les difficultes qu'eprouve 

un enfant qui desob6it a son He. D'une part, il adore Mlle de Terville et veut i'tpouser, et 

d'autre part, il a peur d'ttre deshente. 11 cherche un moyen d'accornmoder les dew. I1 

essaie d'abord de seduire Mlle de Terville. Quand elle lui refuse cette demarche honteuse, il 

lui propose un mariage secret : ccMais, continua M. de Valcy en serrant tendrement les 

mains de Mademoiselle de T e ~ l l e ,  nous pourrions, par mariage secret, mettre votre 

conscience en siirete. Mademoiselle de Terville, croyant que ces sortes de mariages etoient 

ICgitimes, lui repondit avec douceur & reconnoissance, mais ne voulut rien lui promettre 

qu'elle n'eiit  consult^ Madame de Vaurys (HT, 12, 147). Lorsqu'elle raconte tout a Mme de 

Vaury, celle-ci lui explique la gravite d'une telle action : 

Gardez-vous bien, ma chere enfant, reprit Madame de Vaury, d'ecouter de pareils 
projets: cet homme ne cherche qu'a surprendre votre credulite: ces sortes de 
mariages, sans aveu de parens, & sans les formalites ndcessaires, sont regardes 
comme un commerce de galanterie, qui ne peut tout au plus que pallier une conduite 
equivoque de la part de celles qui ont eu assez de foiblesse ou de crddulite pour 
hasarder leur reputation, & quelquefois leur bonheur, en vivant avec un homme a 



54 
l'ombre d'un mariage clandestin: le moins qui puisse en arriver, c'est d'avoir un 
jour un proces fameux avec des heritiers, afin d'obtenir une pension alimentaire 
pour des enfants bitards. (HT, t2, 148) 

Mme de Vaury la met en garde contre les rnariages clandestins. Aux y e w  de la societe, le 

mariage clandestin est un acte scandaleux, et d o n  Mrne de Vaury, cela ne peut que ternir la 

reputation d'une femme. Puisque Mlle de Terville respecte I'opinion de cette femme 

intelligente, elle rejette l'idee d'un mariage clandestin. 

Cependant M. de Valcy veut absolument epouser Mlle de Terville et il fait tout pour la 

convaincre de consentir au mariage clandestin. I1 met en relief le fait qu'il peut l'epouser 

sans le consentement de son @re, mais qu'il craint seulement d'etre d6sheritC. I1 l'implore : 

c<...prescrivez-moi les moyens de vous &e uni, sans obliger mon pere a me desheriter: j'ai 

vingt-huit ans; je puis me marier sans son consentement; mais s'il apprend mon mariage, 

vous courez grand risque de n'avoir que la plus profonde misere pour le prix de ce que vous 

ferez pour m o b  (HT, t.2, 152). S'ils arrivent a se marier sans que le @re ne soit au courant, 

ils peuvent beneficier de l'hiritage sans risque. Selon lui, il faut donc garder le mariage 

secret? 

Mdheureusement, le @re de M. de Valcy apprend que son fils a l'intention de se marier 

clandestinement. Outre, ce ptke fait tout ce qu'il peut pour empikher le mariage. I1 fait 

d'abord suivre son fils pour confirmer que celui-ci a une liaison. Lorsqu'on le met au 

courant des plans precis du mariage clandestin, il va directement au ministre civil pour 

obtenir des lettres de cachet. Cornme son fils n'est plus mineur (il n'a plus besoin de 

l'approbation paternelle pour se marier), ce #re sait qu'il doit mentir au magistrat pour 

avoir son aide. II calomnie non seulement Mlle de T e ~ i l l e  mais aussi Mme de ~aury.*' 

Selon h i ,  ces deux femmes sont de viles skductrices qui cherchent a voler la fortune de son 

fils. Malgrk ces insinuations, le ministre ne lui accorde pas tout de suite les lettres de cachet. 

- -  - 

26 ((11 revint le lendernain de bonne heure: lui fit approuver qu'ils ne differeroient leur rnariage que jusqu'a ce 
qu'il eQt pris quelques arrangements pour en ddrober la connoissance i son pere. I1 Ctoit en ige de se passer de 
son consentement, & il ne desiroit prendre des prdcautions, que parce qu'il I'avoit menace pIusieurs fois de le 
dbheriter, s'il se rnarioit contre son gd, & qu'il en attendoit une fortune considtrable: il h i  restoit sa part du 
bien de sa mere, dont il n'osoit demander compte. Rien n'ttoit si embarassant que sa situation: d'un c6tb 
domind par une passion violente pour une fille aimable, dont la mistire & la vertu Cgaloient la beautd; d'un 
autre cBte une fortune solide & brillante qu'il falloit sacrifier A I'amour & i la probitt ... )j (HT, t3, 30-3 1) 

" I1 fauf souligner qu'h ce moment le *re de M. de Valcy ne pense plus Mlle de Terville. I1 croit que son 
fils aime maintenant la ccfille)) de Mme de Vaury. Celle-ci n'a pas de fille; elle est la confidente de Mlle de 
Terville. 
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Pourtant, ITh6itation du ministre ne dure pas longtemps- Les assertions des voisins aussi 

malins que le *re de M. de Valcy corroborent cette histoire honteuse. Le ministre n'a pas 

de choix : il accorde les lettres de cachet, et on met M. de Valcy en prison.'8 Le mariage 

clandestin n'a pas lieu, et ce n'est qu'apres la mort de son *re que M. de Valcy epouse Mlle 

de Terville. 

A notre avis, le recit de M. de Valcy et de son *re est typique de l'epoque, mais il 

evoque un exemple extreme des usages. D'une part M. de Valcy fait tout pour l'amour sans, 

cependant, risquer son heritage. D'autre part son @re fait tout pour m&er un mariage 

clandestin qui ternirait la reputation de sa farnille. Les deux commettent des actions 

extraordinaires : le fils pour signaler son indipendance contre l'autorite absolue de son pere, 

et le pere pour defendre I'homeur de sa famille et pour garder son pouvoir. En donnant au 

personnage du pere le r6le de scelerat, Mme de Puisiew souligne cependant un changement 

d'attitude sociale : on tolere de moins en moins la hierarchic patriarcale. 

C'est aussi dam les Mkmoires d 'un hornme de bien (1 768) que Mme de Puisiew aborde 

le sujet du mariage clandestin. Milord N... et Mlle de Sargi se marient sans le consentement 

de leurs parents, mais au coeur de cette intrigue nous voyons l'inconstance du jeune homme. 

Milord N..., un Anglais, epouse cette femme fianqaise en France, mais il1'Cpouse selon les 

couturnes et les ceremonies anglaises. Cela rend le mariage non vaiable en France, un fait 

dont Milord N... est au courant. I1 epouse MlIe de Sargi simplement pour la seduire. Apres 

l'avoir seduite, il la quitte parce qu'une autre femme attire son attention. Mais Mlle de Sargi 

est enceinte. 

Milord N... essaie de justifier a Lastink, le narrateur du roman, les raisons pour 

lesquelles il a quittk Mlle de Sargi. I1 ne lui dit rien a props de I'autre femme. I1 lui dit 

plut6t que c'etaient les actions de son @re qui l'ont force a la quitter. Milord N... raconte : 

d e  ne I'ai quittee que pour desorienter les espions de mon pere qui soup~omoient ce 

mariage, Iequel blessoit Cgalement son interet & son autorite)) (MB, t2,3 1). Malgre la 

validite de cette excuse:9 cela n'impressionne pas Lastink. Celui-ci signale les 

" Plus tard, le Ministre dkcouvre les mensonges du @re de M. de Valcy, et il abroge les lettres de cachet. 

29 II est vrai que Lord N... fait suivre son fils. I1 le fait pour ddcouvrir I'asile de Miss Fanni: son fils h i  a 
enlevC cette femme qu'il adore. Souvenons-nous que Miss Fanni est la cousine cherie de Lastink. Dam le 
recit, on la kidnappe, mais Lord N... la sauve de son ravisseur. I1 tombe arnoureux d'elle et ne p u t  pas se 
separer d'elle. II la garde donc chez lui, Mais son fils la voit et l'enkve. Par la suite, Miss Fanni dchappe A 
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consequences d'un mariage clandestin : ~ V o u s  ignorez sans doute, ajoutai-je, que le rapt 

dam ce pays-ci est puni de mort; & si par la suite vous vous affranchissiez du supplice, votre 

famille seroit obligee de dormer a Mademoiselle de Sargi des dedomrnagemens 

proport io~es a sa condition, & au tort que vow lui faites~ (MB, t2,32-33). Lastink pousse 

Milord N... a en parler a son +re. 

Milord N... avertit enfin son *re de son mariage avec Mlle de Sargi, et son @re devient 

fiuieux. Milord N... lui raconte : 

... elle ceda sous la promesse que je l'epouserois au moins selon nos ceremonies. Je 
gagnai le Secrktaire & le Ministre de notre Ambassadeur, & je IYpousai. 

A cet aveu, Milord N... regarda son fils avec k u r .  Quoi! vous avez ose faire 
un tel mariage, lui a-t-il dit, sans rnon aveu? Pensez-vous que j'y consente jamais? 
Et que deviendront cette infortunee fille & son enfant? Car je s p i s  qu'elle vient de 
mettre au jour un fils qui est sans doute le fruit de vos amours & de votre seduction! 
Le jeune Lord ne qavoit que repondre aux reproches de son pere qui continua a le 
questionner sur [la] naissance [de Mlle de Sargi], [sa) famille, & 1Vtat de [ses] 
parens. (MB, t3,72-73) 

Le view Lord N... veut dCdommager Mlle de Sargi pour les sottises de son fils, mais il ne 

veut pas que son fils l'epouse legdement: ((Milord se petera a tout, pourvu que son fils ne 

I'epouse pas. I1 consent a lui donner toute satisfaction du c6t6 de ses inter&, & de les lui 

assurer selon les loix des d e w  nations)) (MB, t3,86-87). Puisque le mariage n'est pas 

reconnu en France, on n'a pas besoin de I'annuler. Mlle de Sargi se trouve cependant avec 

un enfant bdtard ; il serait injuste de la laisser sans ressources. Heureusement, Lord N... 

n'hesite pas de remplir les obligations de son fils. I1 faut pourtant souligner que Milord N... 

ne s'oppose pas a la decision de son @re. I1 l'accepte et se range ainsi, non pas parce qu'il 

respecte I'autorite du piire mais parce qu'il n'aime plus Mlle de Sargi. De son cbte, Mlle de 

Sargi ne veut pas de rapports avec Milord N... . Ni l'un ni l'autre ne souhaitent conserver le 

mariage. 

Selon ce que nous venons d'examiner, il faut avouer que le pouvoir du pere de 

determiner le mariage de son e n h t  n'est pas facile a definir au dix-huitieme siecle. Bien 

que toutes les lois de i'epoque soutiement son droit de choisir l'epoux ou l'epouse de son 

enfant et rendent son consentement essentiel a tout mariage, les attitudes sociales sont en 

train de changer. Nous croyons que les ouvrages de Mme de Puisieux refletent bien ce 

Milord N... et se sauve dam un couvent. Pere et fils passent ensuite leur temps 8 chercher cene femme, mais la 
rivalite qui existe entre eux ne peut qu'enb-aver la reussite. 
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changement. Car meme si les enfants dans ses ouvrages ne luttent pas toujours contre les 

decisions prises par leur @re, lorsque ces decisions sont inflexibles, soit le *re se manifeste 

c o m e  un tyran soit il se repentit plus tard dam le roman. Le @re inebranlable en matiere 

matrimoniale a tort. L'auteur souligne ainsi l'importance de la bonte paternelle : comme le 

mariage touche directement la vie de l 'enht ,  un #re devrait fake ce qu'il p u t  pour le 

bienCtre de celui-la Pourtant la tyrannie du @re peut aller jusqu'ii forcer son fils ou sa fille 

a entrer au couvent. 

Vie religieuse forciie 

Au dix-huitieme siecle, le +re a le pouvoir de contraindre son enfant a entrer dans les 

ordres religieux. La vocation forcee n'est pas rare, et souvent dam une famitie nombreuse, 

ce sont Ies enfants cadets qui se trouvent devant cette obligation. Selon Pillorget : 

Les contraintes exercees par des parents pour faire entrer dans les ordres des g q o n s  
et surtout des filles semblent bien plus fiequentes que les vocations religieuses 
contrariees. L7interCt de la famille prime toute autre consideration. C o m e  les 
moyens financiers dont elle dispose ne peuvent, en general, pennettre de brillants 
Ptablissements pour tous les enfants, on les aec t e ,  par priorite, a la carriere ou au 
mariage de l'aine ou des aines--ou de celui ou de ceux qui semblent devoir le 
mieux reussir. I1 soit que les cadets ou les cadettes soient sacrifies. (1979, 146) 

On met les enfants cde tropn au monastere car la possibilite d'arranger des mariages 

avantageux ou d7Ctablir leurs carrieres serait au detriment des ahes. La reussite des aines 

est plus importante que le sort des cadets. Puisque les volontes de ceux-ci ne comptent pour 

rien, la vocation forcee devient ainsi une sorte de contrde de l'heritage. Knibiehler affirrne, 

c(Le celibat consacri, qui etait, on l'a vu, une innovation chr&ienne des plus significatives, a 

6t6 fort bien accueilli par les p&es. Mais ils l'ont dCtourne de son sens originel, qui etait 

l'oblation volontaire ; ils en ont fait un moyen d7Ccarter les hkritiers en surnombre, quand la 

mort n7avait pas assez eclairci les rangs de la progeniture,) (1987, 143). 

Dans les ouvrages de Mme de Puisieux, nous decouvrons plusieurs enfants ((sacrifib a 

la vocation religieuse. Par exemple, le fils benjamin du Marquis de B*** n7a jamais 

l'occasion d'etre maitre de son propre avenir car des sa conception, c'est dicte que : << ... le 

plus jeune avoit ete, meme avant sa naissance, destine pour 1'Ordre de Malthe: des l'age de 

dew ans, on lui en fit porter la Croix; il fit ses caravannes quand il fbt en iige ... n (CZ, tl ,  12- 

13). Nous avons deja vu comment le Baron de Premur se 1iWre de ses trois fils pour 
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avantager sa fille. Deux de ses fils vont au Canada avec un parent, tandis que celui qui 

reste est envoye au monastere : <i ...[ le Baron] en destina un a l'etat eclesiastique ... )) (HT, 

t1.211.~~ 

I1 faut avouer que l'auteur ne d o m e  pas de details sur les volontb de ces enfants forces 

a suivre m e  vie religieuse. Dans ces romans, la vocation forcee est une chose qui arrive et 

l'on n'en parle plus. Cela ne veut pourtant pas dire que Mme de Puisieux n'analyse pas cet 

abus du pouvoir paternel. En effet, cet abus l'interesse beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit des 

filles obligees de prendre le voile : Mlle de Sargi dans les Me'moires d'un homme de bien 

(1 768) se revolte contre cette destinke. 

Au dix-huitieme siecle plus de filles que de gaqons prennent ie voile. Selon Knibiehler, 

((Les filles surtout etaient victimes du systkme : il en coilitait au @re quatre ou cinq fois 

moins d'argent pour doter une religieuse que pour doter un mariage)) (1987, 143). Doter une 

religieuse, c'est un moyen utile et peu colteux pour ranger les filles en surnombre. De plus, 

les filles sont moins disposies a protester contre cette decision paternelle. Cela n'est pas 

cependant le cas pour Mlle de Sargi. 

Malgre le fait que son #re exige qu'elle devieme religieuse, Mlle de Sargi fait tout pour 

ichapper a une vie cloitde :  mademoiselle de Sargi etoit depuis quelques annees dans le 

Couvent pour des raisons de farnille; on la perskutoit pour prendre le voile; son aversion 

pour cet etat lui auroit fait saisir toutes les occasions de s'affranchir d'une si dure contrainteu 

(MB, t2, 19). Elle s'echappe donc du couvent et elle se laisse seduire par Milord N... . 

Celui-ci l'epouse ((a l'anglaise)), mais il la quitte peu de temps apres. Elle se trouve pourtant 

enceinte. Toute seule et craignant d'stre decouverte par ses parents, elle demande asile a 

Madame Waster qui le lui dome sans reserve : ((...il f i t  donc resolu que Madame Waster la 

garderoit jusqu'a ce qu'elle piit la mettre a l'abri des fureurs de son pere & de ses fieres qui la 

faisoient chercher par-toub) (MB, t2, 24). 

Plus loin dam le roman, Mlle de Sargi se reconcilie avec son #re. Elle lui explique les 

raisons pour lesquelles elle s'est echappke du couvent (mais elle ne lui dit pas qu'elle est 

enceinte avec l'enfant de Milord N...). D'apres Mlle de Sargi, un homme (Stenon) qui ttait 

un ami de la famille venait la voir tous les jours au couvent et la tourmentait pour Epouser. 

En mEme temps, son #re lui commandait de devenir religieuse. Ces deux partis l'ont 

j0 I 1  s'agit ici de I'Abbd de Prdmur. 
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tellement degoiitee qu'elle n'en pouvait plus. Elle raconte : (( ...j e me suis echap$e du 

Couvent pour eviter son odieuse recherche, ou le voile que vous m'aviez ordonne, comme 

une alternative que je ne craignois pas moins; je ferois encore ce que j'ai fait, si j'y etois 

forcee par des motifs aussi puissans; si je hais Stenon, je deteste encore plus l'esclavage 

d'une Religieuse)) (MB, t2,94). En fbyant le couvent, Mlle de Sargi arrive a rejeter ces deux 

choix qu'on lui impose : le mariage avec un homme qu'elle hait ou la vocation force-tous 

les d e w  lui sont insupportables. Sans le dire directement, elle fait entendre a son +re 

qu'elle veut decider de son propre avenir. 

Lastink, le narrateur a la premiere personne, souligne aussi l'idee que M. de Sargi abuse 

de son autorite lorsqu'il force sa fille a faire ses voeux : 

Ayant rendu visite a son pere, je pensai detruire toutes ses batteries en marquant a 
Monsieur de Sargi l'injustice qu'il y avoit de faire violence a l'inclination d'une fille, 
en la forpnt d'ttre Religieuse. Je dis mCme tout ce qui me vint a l'esprit pour la 
ddlivrer d'une pedcution que je craignois pour elle. Je m'etendis sur la duretk de la 
Religion Catholique Romaine, qui donnoit un pouvoir despotique aux parents sur 
leurs enfans. Je parlai avec tant de force, que Monsieur de Sargi me promit de ne 
point agir d'autorite pour engager sa fille a etre Religieuse. (MB, t2, 1 1 4- 1 1 5 )  

Selon Lastink, on a tort d'imposer la vocation a un enfant ; c'est l'acte d7un tyran, non d'un 

pere. Ce n'est pas simplement la vocation forcee qui est inacceptable, tout abus du pouvoir 

paternel l'est. Malheureusement, M. de Sargi ne comprend pas ce raisonnement. Apres 

avoir promis de ne plus imposer la vie religieuse a sa fille, il commence a lui imposer le 

mariage. 

Apres la naissance de son fils, Mile de Sargi decide d'entrer au couvent et elle fait part 

de ses intentions a son e r e .  Pendant ce temps, puisqu'il n'a aucune idee qu'elle vient 

d'accoucher d'un enfant, il lui cherche un mari. Par conskquent, il s'oppose tout de suite a 

cette decision : 

M. de Sargi fbt inflexible a son tour pour laisser a sa fille la liberte de rentrer dans le 
Couvent; il venoit de partir pour sa Terre aux environs de Rouen, & comptoit la 
marier a un Gentihomme de son voisinage, qui l'avoit demandee depuis peu de 
jours. I1 lui manda qu'il ne lui laissoit que le terns que Madame Waster restoit 
encore a Paris pour y demeurer, & qu'elle n'avoit qu'a se disposer apres son depart a 
prendre le chemin de la Province; il ajoirtoit qu'elle devoit s'estimer bien heweuse, 
apres la sottise qu'elle avoit faite, de trouver un honnete homme qui vouliit d'elle. 
Cette lettre mit Mademoiselle de Sargi dam un &range embarras; elle craignoit que 
sur son refus, son pere qui etoit violent ne vint hi-m2me la chercher. 
(MB, t3,88-90) 
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Sans attendre, Mlle de Sargi entre au couvent. Griice au Lord N... qui paye six mois de sa 

pension pour remplir les obligations creees par les sottises de son fils, elle est tout a fait 

independante de son @re. Elle n'a plus besoin de son argent ou de son consentement. 

Son *re vient par la suite a Paris pour I'emrnener en province. Quand il apprend 

qu'elle s'est cloitree, il se met en colere. En outre, personne ne lui dira le nom du couvent 

ou se trouve sa fille : ((M. Waster] lui dit d'abord avec politesse que sa fille avoit pris le 

parti le plus sage & le plus decent, puisqu'elle ne vouloit point se marier; qu'elle ne vouloit 

pas apparernrnent &re contrariee dans ses resolutions, puisqu'elle avoit demande c o m e  une 

grace que l'on ne dit point le Couvent qu'elle avoit choisi)> (MB, 0,91092). M. de Sargi 

n'accepte pas les resolutions de sa fille. I1 obtient la permission de l'Archevi2que pour 

visiter tous 1es couvents de Paris afin de trouver sa filie, et il la trouve. 

I1 lui rend visite au couvent et, pendant l'entretien, il essaie d'intimider sa fille ... mais 

sans succes." Elle I'ecoute, et aprtis sa diatribe, elle lui dit d'une maniere calme, mais aussi 

ferme, qu'elle n'a plus besoin de lui et qu'elle n'oubliera jamais qu'il a Cte la cause 

principale de ses malheurs. Avant qu'il ne s'emporte, elle le quitte. 

M. de Sargi n'est pas content que sa fille puisse partir sans son consentement : c<...il se 

leva & sortit du parloir, en disant qu'il auroit bien l'autorite d'obliger sa fille a revenin, (MB, 

t3,94-95). 11 est decide a trouver des moyens pour faire sortir sa fille. L'Abbesse, choquee 

par la conduite et l'attitude de ce *re, ecrit a 1'ArcheviQue pour lui dire qu'il ne devrait pas 

donner d'ordre pour obliger Mlle de Sargi a quitter le Couvent : ((Cette precaution etoit 

necessaire; car M. de Sargi avoit porte ses plaintes au prelat, & en auroit obtenu 

infailliblement ce qu'il desiroit. Ne pouvant reussir, il retourna au Couvent avec l'aini de ses 

fils)> (MB, t3, 95). Ce @re fera sortir sa fille du couvent par force. Mais au couvent, il 

rencontre Lastink qui raconte : 

I1 me rencontra sur les degres; j'en sortois. I1 pdit a ma d e .  Monsieur, me dit-il, 
vous venez sans doute de voir cette fille rebelle & denaturee. Ces mots ne lui 
conviennent pas, lui dis-je; & si elle ne veut pas retourner avec vous, c'est pow des 
raisons que vous ne pouvez jamais desapprouver. Vous l'avez voulu faire 
Religieuse, lorsqu'elle avoit la plus grande repugnance pour cet etat; maintenant 
vous voulez la marier, & elle veut vivre au Couvent. Vous ne vous accorderez 
jamais. (MB, 0 , 9 5 9 6 )  

Lastink sert d'arbitre : M. de Sargi et sa fille seront toujours en desaccord. Elle ne tolere 

3 1 Nous examinerons plus tard I'altercation qui a lieu entre @re et fille. 
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pas l'autorite absolue de son @re et, lui, il ne peut pas accepter qu'elle veuille agir selon 

ses propres volontes : (cJe trouve etrange, continua M. de Sargi, qu'un pere ne soit point le 

maitre de sa fille,) (MB, t3, 100). 

11 est clair que le bonheur de sa fille ne compte pour rien, et que son but est de renforcer 

son pouvoir paternel. C'est donc une question de contrde. Neanmoins, le recit de Mlle de 

Sargi et de son #re illustre bien la situation delicate de la vocation forcee ainsi que de  l'abus 

du pouvoir paternel lorsque l'enfant se revolte. Cependant les punitions que le @re impose 

pour maitriser son enfant insubordonne sont severes. 

Punitions, lettres de cachet 

Les droits de l'enfant n'existent pas dans la France du dix-huitieme siecle. Ainsi, les 

punitions autorisees par 1es lois de l'epoque nous semblent peut4tre brutales ... et souvent 

elles le sont. Elles refletent une attitude diffkrente de la n6tre en ce qui concerne la 

discipline des enfants. A cette Cpoque-18 miime l'kducation est severe. Selon Pilon : 

La rigueur ! il faut bien dire que, dans lykducation des manants autant que celle des 
princes, elle etait bien souvent placee alors au programme des parents et des maitres. 
D'abord, il y avait la rigueur de parole, le ton un peu sec et qui glace l'enfant en lui 
faisant sentir qu'il a to rt... A ces rigueurs de langage ou d'affection, les seules 
qu'admit Mme ~ o l a n d - ' ~  quand elle ecrivait : acaresses et privations, tenons-nous a 
ces moyens)), il en etait d'autres d'un caractere beaucoup plus rude que les parents 
et les precepteurs employaient envers les enfants turbulents. D'abord, c'etait de les 
enfermer ... dans bien de cas, et pour une faute grave, on domait le fouet aux enfants. 
(1 923,53-54) 

Notons que plusieurs philosophes et p6dagogues de l'epoque (comme Madame Roland) 

veulent abolir les chhirnents corporels. I1 n'est pourtant pas encore l'heure de se dkbarrasser 

de ce bouclier de l'autorite absolue du @re. Jean de Viguerie constate, ((Les parents ont le 

droif de correction. C'est la garantie principale de leur autorite. 11s peuvent battre leurs 

enfants, les chaser de leur maison et m2me les mettre en prisom (1978,22). 

Ce droit de correction permet au *re d'utiliser les moyens qui Iui conviement pour 

punir son enfant indiscipline. Tout depend du dClit commis et de 1'5ge de l'enfant (et bien 

siir de la colere du @re). Si l'enfant est encore jeune, un mot severe, une gifle ou une fessee 

suffit pour rCgler sa conduite. Si l'enfant atteint son adolescence, il faut peut2tre le fouetter 

- 

32 Mme de Roland, femme de lettres d'avant-garde et pedagogue importante, est surtout connue pour ses 
activitts feministes pendant la R&olution. 



62 
ou l'enfermer dans sa chambre. Mais que fait-on avec le jeune adulte? On ne peut plus le 

battre ... 

Pillorget ecrit, ((Le droit de correction, corollaire du droit de l'dducation, peut aller 

jusqu'a faire empriso~er le jeune homrne ou la jeune fille dont la conduite laisse par trop a 

dCsirer. Le roi accorde facilement m e  lettre de cachet lorsqu'elle est demandee par le 

pere ... )) (1 979, 143). La lettre de cachet est un ordre du roi pour emprisomer une personne 

sans procks, et au dix-huitieme siecle on l'utilise tres souvent pour regler la conduite des 

jeunes adultes. Selon Arlette Farge et Michel Foucault, il existe (am accroissement des 

demandes d'enfermement pour raison de famille)) depuis les annees 1750 (1 982, 18). 

Le plus souvent, le delinquant est Pge de vingt a vingt-cinq ans : l'enfant n'est plus un 

enfant. II cherche son independance et ne veut plus subir cette autorite paternelle qui 

travaille, croit-il, contre ses desirs. I1 pense qu'il a le droit de prendre ses propres decisions, 

mais ses parents ne sont pas d'accord. Farge et Foucault notent : 

...[ les parents] ne se sentent plus en mesure de faire jouer immediatement leur 
autorite et d'exercer eux-memes chatiments ou mesures de rdtorsion ; mais ... ils 
considerent qu'ils sont toujours en droit de contrder la conduite de leurs enfants, 
parce qu'ils en sont jusqu'a un certain point responsables et qu'elle releve encore 
sinon de leur souverainete, du moins de leur magistere. (1 982, 157-1 58) 

Les parents veulent toujours cccontr6len> leur enfant. Cornme celuiti ne craint plus les 

chiitiments corporels (il est trop grand), les parents ont besoin d'aide pour exercer leur 

pouvoir. La lettre de cachet force l ' enh t  de se sournettre car ce sont ses parents qui 

dicident de la duree de son emprisonnement. Selon Viguerie, ~ L e s  parents fixent eux- 

memes le lieu de detention, paient la pension, adtent la dwee de la peine. Le temps de 

prison varie donc selon I'intensitd du courroux paternel~ (1978,23). Farge et Foucault 

ajoutent : 

Et puisque les parents, qui ont obtenu la lettre de cachet, sont, au moins en partie, 
maitres d'obtenir la libhtion, celle-ci parait s9Ctablir plus sur un contrat de borne 
conduite que sur un constat d'amelioration psychologique et morale ... L'intemement 
se modele sur le schema punitif traditiomellement applique aux enfants : 
chiitiment, repentir, promesse de docilite et, du cBte des parents, pardon et oubli. 
(1 982, 165) 

Pour etre ccdelivrew, le jeune adulte doit donc ceder son ambition d'agir independamment. 

Ainsi, la lettre de cachet prolonge I'autorite paternelle parce qu'elle souligne que 

I'emancipation de l'enfant depend de la volonte de son @re : c'est encore le p6re qui 
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prend toutes les decisions. 

Precisons qu'un @re doit d'habitude avoir une bonne raison pour obtenir une lettre de 

cachet : la conduite dereglee et le mariage clandestin du jeune adulte constituent de bonnes 

raisons. Cela ne veut pourtant pas dire que certains Nres n'abusent pas de leur pouvoir (et 

cela arrive souvent si le conflit d'interet entre *re et enfant provient de la recup6ration 

exigee par ce dernier d'un bien legitime laisse par la mere). En general, la demande d'une 

lettre de cachet signale un pere qui est a bout de nerfs. Flandrin affinne : ~ D a n s  cette 

societe, n'importe lequel des enf'ants pouvait d'ailleurs deshonorer sa famille par ses ecarts 

de conduite et sa personndite. Le +re etant responsable de l'une et de l'autre, on comprend 

quel chagrin, quelle tristesse, quelle doulew et fmalement quelle haine il pouvait eprouvem 

(1 984, 149- 150). Le pere qui voit son autorite s'ecrouler et qui se sent impuissant fera tout 

pour regagner ce qu'il a perdu. 

Dans les romans de Mrne de Puisieux, nous rencontrons plusieurs p&es qui se servent 

des lettres de cachet pour imposer Iew autorite. I1 faut avouer que I'auteur montre son parti 

pris contre les lettres de cachet car ces personnages paternels qui s'en servent sont 

inebranlables et ne sont pas dignes de respect. Selon elle, il n'est pas juste qu'un *re ait 

recours a un tel outil pour renforcer son pouvoir s'il ne le merite pas. 

Regardons par exemple le *re de Milord N... Ce +re obtient une lettre de cachet pour 

faire enfermer son fils non pas parce que celui-ci se marie clandestinement avec Mlle de 

Sargi, mais parce qu'il enleve la jeune femme (Miss Fanni) que ce @re gardait en captivite. 

Cet acte qui accentue la rivalite entre le +re et le fils met le +re de Milord N... en colere : 

((...son pere resolut de punir de sa trahison d'une maniere proportiomtie au tort & au mal 

qu'il h i  avoit faia (MB, 0, 199). I1 est clair que ce pere n'aime pas perdre. I1 veut chiitier 

son fils audacieux : ((Son pere, sans dire le motif de son ressentiment, avoit icrit a 

llArnbassadeur de solliciter une lettre de cachet pour le faire enfermer jusqu'a nouvel o rd re~  

(MB, t3'202). En essayant d'emprisomer son fils, le @re de Milord N... cherche ainsi a 

ecraser I'idee pretentieuse de son fils qui croit qu'il est l'adversaire egal de son @re. Ce 

pere veut retabtir sa position tout-puissante malgre le fait que ses propres actions sont 

indignes. 

Les personnages de Lastink (le narrateur) et de son pire nous offrent un autre exemple 

de I'emploi des lettres de cachet. Lorsque Lastink fait proces contre son pere pour reprendre 

Ies biens que lui laisse sa mere, il sait que son #re n'acceptera jamais une telle provocation. 



64 
Lastink explique : 

Monsieur Trusty [le procureur de Lastink] ... lui ecrivit [au @re de Lastink] de mon 
aveu une lettre tres respectueuse, pour lui demander compte du bien de ma mere & 
la restitution du legs de Sir Remi, dont il s'itoit mis en possession contre toutes Ies 
regles; il Itavertissoit que si, dam un certain espace de tems, il ne se desaisissoit pas 
de tout ce qui m'appartenoit, il procederoit selon la rigueur des Loix, pour m'en faire 
revttir. Quoique je fusse convaincu que mon pere sentiroit toute I'equite de ma 
demande, je le co~o i s so i s  trop entier pour croire qu'ii se laissit intimider; sa 
premiere demarche fut de me faire perdre mon asyle ... t 1, 157- 158) 

Le pere de Lastink obtient m e  lettre de cachet non seulement pour confirmer sa puissance 

paternelle mais aussi pour garder le bien de sa femme : c'est un #re tres avare. Par 

consequent, quand Lastink est sur le point d'aller en France, il est mete : ((...[on] me 

montra un ordre de la Cour pour se saisir de ma persome)) (MB, t l  , 195). 

La lettre de cachet etonne Monsieur Trusty parce qu'un proces n'est pas d'habitude une 

bonne raison pour accorder un ordre du roi au @re. Lastink raconte : (<Monsieur Trusty 

demande] a voir l'ordre du Secrktaire d'Etat; il demeura fort etonne, quand il vit que j'avois 

Ctt5 m e t 6  sur des plaintes de mon pe re... Trusty conclut qu'il falloit que la procedure fGt fort 

avancte contre moi, puisque le Gouvernement avoit pris le parti de me faire arreten, (MB, 

t 1, 197). Les plaintes du +re de Lastink doivent donc Etre graves. 

Lastink essaie de declarer son innocence au secretaire d'~tat,  mais celui-ci ne le croit 

pas : ((...comment, continua-t-il, en haussant les epaules, un pere peut-il se declarer contre 

son fils avec tant d'acharnement, sans que ce fils soit coupable d'aucune faute?~ (MB, t l ,  

198). Lastink decouvre enfin les plaintes derriere son arrestation. D'apres les trois 

dtpositions de la femme de charge, de Wilkie, et du cocher (trois penomages qui detestent 

notre protagoniste), Lastink a tent6 d'empoisomer son @re. Le narrateur atteste : ({[Le 

cocher] disoit de plus, que j'avois attente a la vie de rnon pere, voulant parler du jour ou je 

I'etendis-[le cocherl-A mes pieds aupres de Wilkie,) (MB, tl ,  Ces accusations 

sont fausses. Et comme ce ne sont que ces trois personnes qui les avancent, et non son *re, 

l'affaire contre Lastink devient moins solide. Le secretaire explique : 

... au moins votre pere n'a rien alliguk contre vous; il n'a fait que consentir a la 
deposition de ses gens; quoiqu'il approuve, sans doute, tout ce qu'ils ont fait & 
avance: cependant rassurez-vous; je viens d'apprendre auparavant, sgavoir que vow 

33 NOUS Ctudierons cette altercation plus tard. 
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Ctiez en proces avec votre pere, pour la restitution des biens de votre mere, dont il 
ne veut point se dessaisir; cet incident est heureux pour votre affaire. 
(MB, t 1,20 1 -202) 

Ce ministre veut considerer tous les aspects de l'affaire avant de rendre un jugement. 11 

parle au pere de Lastink, mais celui-ci n'est pas raisonnable. Le narrateur note : c..il avoit 

vu rnon pere, qui lui avoit paru inexorable & si determine a me poursuivre selon la rigueur 

des ioix)) (MB, t I ,  204). 

Le ministre commence a croire Lastink car petit a petit il est evident que les plaintes 

ne sont pas fonddes. Lorsqu'il est temoin d'une entrevue entre Lastink et son #re, il voit 

enfin ce pere sous son vrai jour. Lastink raconte : 

... ce Ministre avoit fix6 une entrevue de mon pere & de moi, dont il vouloit &re 
temoin pour plusieurs raisons; rnon pere s'kmut de rage en me voyant. Le Ministre 
l'observoit & je lui vis faire un signe de tete qui ne lui etoit pas favorable; il prit les 
preuves de rnon innocence & les lut a rnon pere qui marquoit une grande 
impatience. Qu'avez-vous a rbpondre, lui demanda le Ministre? Que ce sont des 
preuves achetees, repliqua rnon pere, & que j'ai celles de son mauvais naturel, en me 
montrant de la main. Je ne vow fais pas venir ici, continua le Ministre, sans &re s k  
de ce que j'avance; je suis bien informe. Mon pere ayant pris un ton qui ne 
convenoit pas, il le fit take; mais ayant voulu me parler rudement, le Ministre lui 
tourna le dos, en lui declarant que je n'btois plus prisonnier: rnon pere n'en fbt pas 
deconcerte. Voyant que la voie de la Cour ne lui avoit pas reussi, il obtint un dkcret 
du Juge pour me faire a d t e r :  le soir mtme je fbs rnis en sequestre chez un Sergent; 
mais en vertu d'une Sentence, dont Trusty se pourvut, je fbs conduit le lendemain 
devant le Juge, qui, apres avoir entendu les preuves que j'avois a produire pour ma 
justification, conseilla a rnon pere de consentir a rnon elargissement sous caution, & 
meme d'abandonner une poursuite qui ne tourneroit qu'a sa honte. 
(MB, tl,  209-21 1) 

Selon ie ministre et le juge, les actions de ce @re sont honteuses. Le @re de Lastink veut 

punir son fils parce que celui-ci cherche a rkcupdrer le bien qui lui appartient legitimement. 

Pour le faire, il doit porter de fausses accusations parce qu'il sait qu'on n'accorde pas une 

Iettre de cachet pour l'avarice paternelle. I1 abuse donc du systeme qui soutient 1'autoritC du 

C'est le personnage de Mlle de Terville qui met I'accent sur l'injustice d'un tel abus. 

Lorsque le pere de M. de Valcy obtient des lettres de cachet pour faire obstacle au mariage 

clandestin entre son fils et Mlle de Terville, Mrne de Vaury doit expliquer a Mile de Terville 

!a nature de cette <carme)) du #re : 



66 
... expliquez-moi, h i  dit-elle, ce que c'est m e  lettre de cachet; & quelle violence je 
dois craindre. Une lettre de cachet, reprit Madame de Vaury, est un ordre du Roi, 
pour enlever une personne, ou pour l'eloigner. Mais ces ordres, repliqua 
Mademoiselle de Terville, ne se donnent pas sans raison; & je n'ai jamais commis 
de faute, dont le Roi doive me punir. Le Roi ne se mele pas de ces details, ma chere 
amie; il sufit que les Ministres aient requ des plaintes. 11s sont charges de punir les 
crimes d'Etat, & quelquefois des fautes particulieres; comme, par exemple, celle 
dont on veut vous punir. (HT, t2, 187) 

L'application des lettres de cachet et la facilite avec laquelle on les accorde choquent Mlle 

de Terville. Elle ne peut pas cacher son indignation : <<Quai! disoit-elle a Madame de 

Vaury, on se sert du nom sacre d'un Prince equitable, pour enlever me fille homtte, pour la 

perslcuter, l'outrager, la dkshonorer, sans en avoir d'autres raisons que les fausses 

insinuations d'un pere injuste & mechanb) (HT, t3, 1-2). 

Beaucoup de peres au dix-huitieme s ik le  exploitent la lettre de cachet. Tous les 

personnages qui abusent des lettres de cachet dam les romans de Mme de Puisieux sont des 

scClerats ; on peut donc conclure que notre auteur pense que cet abus n'est pas honorable. 

Car un +re respectable n'a pas recours a cette demarche. Si le jeune adulte sait que son 

pere veut le rendre heurew, il continuera a respecter les opinions et les decisions paternelles. 

Mais si le @re lui impose toujours son autorite, le jeune adulte ne peut que se rebeller car il 

ne peut plus supporter ce pouvoir absolu. Selon Daumas, c<Les egarements de Ia folle 

jeunesse tkmoignent de la quCte d'une autochtonie-une identite social-t de 

I'exasperation engendke par des besoins d'adultes non satisfaits)) (1990,33). Et parfois les 

revoltes contre Ie @re suscitent des altercations violentes. 

Altercations 

Dans les ouvrages de Mme de Puisieux, nous decouvrons plusieurs scenes ou un @re et 

un enfantljeune adulte se querellent. Ces altercations ont lieu lorsque les relations farnilides 

deviement insupportables : le jeune adulte essaie d'ktablir son independance tandis que le 

pere cherche a lcraser tout acte d'autonomie. I1 existe par consequent une certaine violence 

dans ces demeles car ni le @re ni l'enfant ne veut ceder. Nous n'analyserons que les 

exemples les plus saisissants. 

D'abord, il y a l'affiontement de Mlle de Sargi avec son @re au couvent Iorsqu'il y va 

pour l'emmener en province. Notons que la filte demeure calme et raisonnable, alors que le 

pere s'emporte : 
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Mademoiselle de Sargi se fit long-tems attendre ... Les premiers mots [de son @re] 
furent des injures. Elle ltCcouta avec respect; mais quand il eut cesse de paler, elle 
h i  dit avec fermete qu'elle ne dependoit plus de lui; qu'elle ne lui demandoit rien, & 
qu'elle n'oubliroit pas que si elle avoit o E i  a ses ordres, elle seroit la plus 
malheureuse de toutes les femmes. Voyant que son pere se mettoit dam une grande 
colere, elle lui fit une profonde reverence, & se retira. (MB, t3,93-94) 

C'est Mlle de Sargi qui contrde toute l'entrevue, non son @re. C'est elle qui commence 

l'entretien en faisant attendre son *re, et c'est elle qui le terrnine en le quittant. Alon que 

son pere lui adresse des insultes, elle est respectueuse enven hi. Elle lui presente ses 

arguments d'une maniere rbolue, et ne lui donne pas l'occasion de les refuter. Elle rejette 

ainsi son autorite ... et elle le fait avec dignite. 

Cela n'est pas pourtant le cas avec M. de Valcy et son *re. Rappelons que M. de Valcy 

pere obtient une lettre de cachet pour emp2cher le mariage clandestin entre son fils et Mlle 

de Terville. Le jeune M. de Valcy est conduit a la Bastille, et I'altercation qui suit y a lieu : 

... son desespoir [de M. de Valcy] etoit si grand, que le Gouverneur se crut oblige 
d'en informer le Ministre, qui envoya chercher Monsieur de Valcy, pour lui dire 
l'etat oh etoit son fils; & qu'il eiit a lui faire entendre raison, ou qu'il le feroit 
relacher, parce qu'il ne vouloit pas se p&er a cette tyrannie. Monsieur de Valcy 
alla a la Bastille; mais sit6t que son fils I'apperqut, il lui reprocha sa durete & son 
injustice, dam des termes si peu menages que le Vieillard leva sa came pour le 
frapper. Sans le Gouverneur qui s'opposa a cette brutalite, peut9tre que la suite 
auroit Cte plus ficheuse: ces procedks ne se pardoment pas facilement: le pere & le 
fils ktoit aigris a tel point qu'il n'y avoit plus d'apparence de pouvoir les reconcilier. 
Ainsi le Gouverneur ne trouva pas de parti plus convenable, que de dire a Monsieur 
de Valcy de se retirer: il voulut, avant que de sortir, hasarder encore quelque chose: 
mais son fils, se renversant sur sa chaise, n'y repondit rien, & voyant qu'il sortoit 
fiuieux, il lui jura qu'il ne retoumeroit jarnais dam sa maison tant qu' il vivroit: & 
moi, dit le Vieillard, je memais bon ordre a ce que tu n' y reviennes jamais. I1 ne fut 
pas sit6t parti, que le jeune de Valcy fondit en lames. (HT, t3'2-4) 

C'est le fils qui commence le demele en critiquant les actions insensibles de son pere. 

Cependant, celui-ci ne tolere pas l'attitude de defi de son fils. I1 essaie de battre son fils 

avec sa came pour lui imposer le respect qu'il croit meriter. Le gouverneur arrEte cet acte 

de violence : la brutalite physique n'est guere respectable. 

~videmment une reconciliation entre #re et fils n'est pas possible parce que tous les 

deux ont une persomalite trop vive. L'entretien se tennine lorsque le fils renie son @re, et a 

son tour, le e r e  maudit son fils. Ni l'un ni I'autre ne cederont leur position ; il n'y aura 

jamais de cornpromis. I1 est pourtant interessant de noter que cette contestation bouleverse 
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le jeune M. de Valcy. En fondant en Iarmes, il montre qu'il n'est pas encore prst a prendre 

son independance. 

Les relations les plus violentes existent entre Lastink et son @re. Depuis sa jeunesse, 

Lastink n'aime pas son #re parce que celui-ci est toujours dur envers lui : (< .. .je n'ai jamais 

eu pour mon pere qu'un attachement de devoir, qui est plutdt l'affkire du prejuge & de 

l'education, qu'une tendresse reelle. La nature seule inspire un enfant. Mon pere ne [m'a] 

jamais dome de marques d'amitib (MB, t l ,  9). De plus, Lastink s'oppose au caractere 

fougueux de son @re. Des son adolescence, il commence a faire comprendre a son @re 

qu'il supporte de moins en moins ses reactions impheuses qui se manifestent parfois en 

actes de brutalite. 

Lorsque Lastink a quinze ans, son *re soupConne sa mere d'un commerce de lettres 

avec Sir Remi. Bien que ses soumons soient justifi6, la reaction du #re Lastink est tres 

violente. Lastink monte  : 

..A monta a I'appartement de ma mere, & la dveilla avec un fracas epouvantable ... 
Toujours en alarme, je courus oh j'entendois tant de bruit. C'etoit mon pere qui 
hppo i t  a coups redoubles a la porte de ma mere, & qui mena~oit  de la mettre en 
dedans. Je Iui demandai fort emu, qui l'obligeoit a venir a cette heure? la conduite 
de cette C..., me dit-il. Ce mot me rnit au desespoir. (MB, t l ,  53-55) 

I1 est evident que son @re veut battre sa mere. Lastink essaie d'apaiser son @re, mais sans 

succes. I1 comprend qu'il ne peut pas hisser son p&re seul avec sa mere et lorsqu'on ouvre 

enfin la porte de la chambre de sa m&e, Lastink y entre avec son *re. 

Heureusement, Mestriss Javotte (la servante de Lady Lastink) prend la responsabilite des 

lettres afin de proteger sa maitresse. Pendant cette (<revelatiom, la mere de Lastink 

s7evanouit a cause des accusations de son piire. Voir sa mere evanouie rend Lastink fiuieux 

contre son @re, et il n'hesite pas a lui dire ce qu'il pense : 

Ce tableau me mit en fkeur: vous devriez bien, dis-je a mon pere, avant que de 
venir porter le trouble dam toute la maison, etre mieux infome. La confusion, le 
reproche interieur, la tendresse de la scene qu'il voyoit, tout enfin l'obligea a prendre 
un ton plus modere, & meme a demander, avec assez de chagrin, si ma mere n'etoit 
pas morte: si etle l'etoit, repris-je, ce seroit bien vous qui I'auriez tuee. 
(MB, t l ,  59-60) 

En lui reprochant sa demesure, Lastink montre a son pere qu'il ne le considere plus avec 

respect : un fils ne devrait pas avoir besoin de reprimander son @re. Lastink lui montre de 

plus que I'importance du @re comrne chef de famille ne l'intimide plus. 11 fera face a son 
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pkre sans hesiter s'il croit que son *re agit d'une maniere indigne, comme le prouve 

l'exemple qui suit. 

Un jour, Lastink et Miss Fanni jouent aux cartes. Le fiere de Lastink entre dans la 

chambre et renverse les cartes. Lastink le fait sortir de la chambre avec un coup de pied. 

Son fiere s'en plaint au precepteur (Wilkie) et par la suite, ces d e w  en parlent au +re. Ils 

h i  racontent pourtant des mensonges. Le @re de Lastink, qui les croit, veut tout de suite 

punir Fanni. Lastink raconte : 

Mon pere excite par le cruel pidant, vint avec une servante de base  cour, & Iui 
ordoma devant moi de maltraiter Fanni; cette chere enfant auroit subi le plus 
indigne traitement, si je n'eusse menace la servante de la tuer si elle mettoit la main 
sur elle. & la faisant passer dam le cabinet, j'en fermai la porte & en pris la clef. 
Non, non, dis-je a mon pere, je ne soufirai pas une telle indignitti, votre coquin de 
fils vous a menti ... Comment? reprit rnon pere, Fannil est cause tous lee jours des 
querelles & de l'animosite des d e w  fieres: il faut qu'elle sorte de chez moi: je lui 
apprendrai a vivre, en me menawt  de la main. Je crevois de rage; le respect que je 
devois a mon pere & les menagemens que j'avois pour ma mere, m'empkherent 
d'eclater. (MB, 77-79) 

Le *re de Lastink croit errontiment que ses deux fils se disputent a cause d'une rivalite 

amoureuse pour Miss Fanni. Bien que Lastink (le narrateur) aime cette fille, elle est tout a 

fait indifferente a son fiere. Les deux fieres se querellent parce qu'ils ont des caracteres 

differents (le fiere de Lastink ressemble plus a son piire). En outre, WiUcie fomente les 

relations turbulentes entre les fieres et aussi entre Lastink et son *re. Puisque ce +re est 

impetueux, il est facile de l'inciter aux actions brutales. Encore m e  fois, Lastink s'oppose a 

la violence de son pere. I1 fait face a son fire et tient ferme. Son piire ne peut rien faire. A 

cause de cette scene, son *re dicide cependant d'envoyer Lastink au colkge : le +re n'a 

pas encore perdu toute son autorite. 

Plus tard dam le roman, apres la mort de sa mere et l'enlevement de Fanni, Lastink se 

sent melancolique et las de la vie. Pourtant cette attitude d'apathie ne dure pas longtemps. 

Lorsqu'il decouvre que c'est Wilkie qui a tente de kidnapper Fanni, sa fiueur met son esprit 

en action. En imaginant qu'il pourrait tuer Wilkie, il fait aussi des reflexions sur son $re : 

A I'agitation la plus violente succedoit une resolution tranquille, mais fixe de tirer 
vengeance des auteurs de mon infortune. J'eus meme assez de sang fioid pour 
calculer jusqu'ou les loix de la Nature & de la Religion me permettoient de porter 
mon ressentiment contre mon pere, que je considCrois cornme la source de tous nos 
malheurs; car je comprenois toujours ma mere & Fanni (objets que je ne pouvois 
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jamais perdre de vue, ni separer de moi): le titre de pere ne pouvoit point adoucir 
ses procCdCs envers nous, ni mlempZcher de le regarder comme un mechant hornme. 
(MB, tl ,  140-141) 

I1 est clair que Lastink ne respecte plus son @re (on peut meme dire que ses pensees fi6lent 

l'idke du parricide). Cependant Lastink ne montre pas encore son dkdain a l'kgard de son 

pere. Ainsi celui-ci croit qu'il garde toujours son pouvoir paternel. Lastink raconte : d l  

prit le change sur la maniere calme dont je me comportois; il l'attribua a defaut de courage 

ou a la crainte de son autorite)) (MB, t 1, 141 ). Ce @re comprend par la suite combien il a 

tort. 

Un soir, Lastink et son @re parlent du testament de sa mere (souvenons-nous que sa 

mere a laisse tout son bien a Lastink). Selon Lastink, il est temps de recuptirer le bien de sa 

mere; son @re n'est pourtant pas d'accord. Lastink raconte : 

Apres le diner, je demandai a mon pere brusquement & sans preambule, quand il 
jugeroit a propos de me mettre en possession de mon bien? A ces mots, tout son 
corps entra en convulsions, la colere le saisit a tel point qu'il eut beaucoup de peine 
a prononcer cette reponse; votre bien? un nerf de boeuf, coquin, un nerf de boeuf: 
ce dr6le-la a perdu la tete. Monsieur Wilkie, qu'on 1e fasse remonter dam sa 
chambre; que l'on bouche tout, portes & fenztres; car a coup s h  il a perdu le sens: 
je te ferai bien voir, chien que tu es, que tu n'as rien ici; emrnenez-le, vow dis-je; 
qu'on 1'6te de devant mes yew. Cette sortie ne fit d'autre effet sur moi, que de me 
domer plus de courage pour pousser ce que j'avois commence. (MB, t 1, 14% 150) 

Le +re de Lastink essaie d'intimider son fils par la force. I1 croit qu'il peut toujours traiter 

son fils cornme un enfant. 11 demande a Wilkie de punk son fils. Mais cette fois-ci, son fils 

ne se soumet pas a cette manifestation de pouvoir paternel. 

Lastink dome a Wilkie un coup de ping qui le jette par terre. 11 saisit ensuite la came 

de son pere et commence a battre sevkrement cet homme miserable devant son 

Ainsi, Lastink montre sa propre autorite a son @re (et evidemment a Wilkie). Pendant ce 

temps, le pere de Lastink, sufToque de colere, ne peut rien faire. Apres avoir bien hurnilik 

Wilkie, Lastink boit aa la santb de son *re : cc ... apres quoi m7etant assis d'un air 

tranquille, je pris une prise de tabac & j'avalai un verre de vin a la sante de mon pere, que ce 

sang froid deconcertan (MB, tl, 153). 

Ce geste insolent est nkcessaire pour remettre son *re a sa place. Ce dernier n'est plus 

son maitre, et Lastink souligne ce fait : 

- -- 

34 Lastink bat aussi le cocher. 
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...[ mon @re] me regarda avec une esp6ce d'horreur muette; je lui demandai du 
mtme air & du meme ton, que s'il ne s'etoit rien passe d'extraordinaire, s'il avoit 
quelques ordres a me d o ~ e r  pour Londres, & s'il voudroit bien me changer un billet 
de banque de deux cens guinees, que je lui montrai; mais n'en ayant eu pour toute 
reponse qu'un coup d'oeil fiuiew, je le quittai en h i  faisant une profonde reverence. 
(MB, t l ,  154) 

Lastink fait comprendre a son pire qu'il ne supportera plus son autorite absolue et qu'il 

vivra independarnment des voiontes paternelles. C'est une resolution peut-&re audacieuse 

(et non sans repercussions), mais elle est necessaire. Mrne de Puisieux indique ainsi qu'il 

faut parfois briser le lien paternel pour que le jeune adulte ait son indipendance. 

I1 est surprenant de noter que de ces trois exemples d'altercations entre pere et jeune 

adulte, seulement Lastink et son pire arrivent a se rkconcilier (et ils ont eu les altercations 

les plus violentes). I1 faut aussi noter la difference des demelis entre @re/fille et pire/fils 

etablie par Mrne de Puisieux. Lorsque Mlle de Sargi dkfie son *re, elle le fait d'une 

maniere discrete. Elle n'a pas besoin de violence physique pour renforcer sa resolution ; 

Mlle de Sargi rejette I'autorite patemelle avec un comportement calrne. Par contre, les d e w  

jeunes hommes doivent affionter leurs p&es physiquement : ils doivent faire preuve de leu.  

puissance physique pour montrer qu'ils ne sont plus des enfants. Lastink, qui s'oppose a la 

violence de son pire depuis sa jeunesse, decouvre qu'il doit agir d'une maniere agressive 

pour affirmer son independance. Apres l'altercation decrite ci-dessus, il reflechit : 

... mais je ne comprends pas mon courage, & comment la presence de mon pere ne 
m'en imposa point. Quelqu'aigreur que j'eusse conservee contre les procedes qu'il 
avoit eus avec ma mere, j'avois retp des principes d'honnttete, & je sqavois tout ce 
que la presence d'un pere exigeoit de moi; jamais je ne fis d'action si violente, avec 
autant de tranquiilite & de pksence &esprit. (MB, t 1, 1 55) 

I1 comprend qu'on l'a p u s &  a bout, mais ses actions l'etonnent toujours. 

Toutes ces altercations ont pour but de faire valoir les pensees et les volontes du jeune 

adulte en face d'un @re irascible et autoritaire. En rejetant l'autorite paternelle, le jeune 

adulte cherche a dCmolir I'obstruction qui entrave son bonheur : son pere obstacle. 

L'emancipation du jeune adulte est cependant possible sans une altercation violente. 

Cornme nous I'a dit Lepointe, la mort du @re amtne la fin de ses droits (1 933,384). Par 

exernpie, dam les romans de Mme de Puisieux, les personnages de M. de Valcy et du 
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Marquis de*** se marient selon leur propre volonte apres la mort de leur +re. I1 faut 

pourtant avouer qu'attendre la mort du *re pour s'dmanciper peut prendre du temps. 

Une reconciliation avec le @re peut aussi mettre fin au #re obstacle parce qu'un @re 

autoritaire peut changer d'attitude s'il ne croit pas qu'il cede son autoritb. Tout *re a une 

sorte d'amour-propre qu'il faut parfois flatter. Examinons le recit de Lastink et de son *re. 

Pendant un orage affreux, Lastink, qui loge a l'auberge sur le bord d'une riviere, voit un 

carrosse entrer dans cette riviere en crue. Le courant commence a entrainer les chevaw, et il 

est Cvident que le carrosse est en danger. Lastink sort pour sauver le carrosse et lorsqu'il 

I'observe de pres, il se rend compte que c'est celui de son *re. Malgre leur altercation 

violente qui venait d'avoir lieu, il veut sauver la vie de son #re. I1 explique : c..je ne 

doutai plus que mon pere ne E t  dam sa voiture: ne consultant que mon devoir je me 

plongeai dam le couranbr (MB, t l ,  166). 

Lastink saisit les brides des chevaw, les guide a traverser la riviere et retire le carrosse. 

Son pere est tire du carrosse sans connaissance. Petit a petit son #re reprend comaissance, 

mais Lastink ne veut pas Ctre reconnu par son @re. I1 reflkhit ainsi : 

Malgre la fatigue que j'avois essuyee, mes reflexions m1emp6icherent toute la nuit de 
donnir; j'avois une satisfaction interieure que je n'avois pas encore eprouvee & 
qu'on ne sent qu'a la suite de quelque action dont l'arne est contente; il me sembloit 
que je serois bien venge de mon pere quand il apprendroit que c'etoit moi qui l'avois 
sauve d'un si grand danger: cependant une id& venoit troubler ce plaisir; la crainte 
qu'il ne me pardomit en faveur de cette action & qu'il n'exigeiit le sacrifice de Miss 
Fanni, me chagrinoit; je me determinai B cacher soigneusement que ce f i t  moi qui, 
au Hril de ma vie, avois sauve la sienne. J'Ctois resolu de fuir tout ce qui pouvoit 
m'emficher de suivre mon proces contre lui; je jugeai qu'il ne m'en persecuteroit 
que plus shment ,  s'il apprenoit qu'il m'eilt quelqu'obligation qui l'engageroit a 
cesser ses poursuites. (MB, t 1, 17 1 - 173) 

Lastink ne veut pas que son *re se sente oblige de lui pardomer car il ne deviendra que 

plus hargnew. Cependant, quand on accuse Lastink d'avoir tiche d'empoisomer son pire, 

Lastink se rend compte qu'il doit se reconcilier avec son *re pour retablir sa reputation : 

((Comment! passer dam le monde pour un fils denature, qui avoit attente a la vie de son 

pere! Cette idee seule me faisoit horreun) (MB, t l ,  213-214). I1 faut dire a son #re qu'il lui 

a sauve la vie. 

Puisque son @re cherche l'identitk de son sauveteur, on mange facilement une entrevue 

entre ce premier et le ccsauveteur incomw) (Lastink). Sir Lastink est pourtant homfie de 

voir son fils au lieu d'un c<incomw). Le nmateur raconte : 
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Sans d o ~ e r  a mon pere le terns de revenir de sa surprise, je le remerciai de 
I'homeur de sa visite & des bonnes intentions qui l'amenoient. Vous visiter, 
repliqua-t-il d'un ton sthire! visiter un parricide! Non, je viens voir un homrne qui 
m'a sauve genkreusement la vie que vous cherchiez Iichement a m'6ter; je suis GchC 
que tant de vertu soit logee sous le meme toit avec un fils denature. Je me jettai 
alors a ses pieds en le conjurant de n'avoir pas de moi une idee aussi injuste; je lui 
demandai par grace de pouvoir etre admis a donner caution, afin d'etre en etat de 
prouver mon innocence. I1 fbt inexorable, & jura avec toutes les imprecations les 
plus fortes, que I1echa£Taut delivreroit la terre d'un tel monstre, & le vengeroit de 
mon crime. (MB, t I ,  220-22 1) 

Lastink essaie de le convaincre de son acte courageux, mais son @re refbse de le croire. I1 

ne croit pas les autres temoins non plus. Lastink explique : <<Man pere jura que tout le 

monde etoit &intelligence pour le trompen, (MB, tl ,  223). Ce n'est que la soeur de Sir 

Lastink qui arrive a lui faire accepter la verite. 

Quand Sir Lastink accepte la verite, la reconciliation avec son fils se fait tout de suite. 

Lastink, le narrateur, raconte : <(...on parvint enfin a vaincre son incredulite; il m'appella, & 

se levant il m'embrassa, en pleurant sur mon visage, sans pouvoir prononcer un mot: son 

action, quoique muette, exprirna si bien sa tendresse & ses regrets, qu'il toucha toute la 

cornpagnie jusqu'aux lames)) (MB, t 1,225). Le #re se rend compte que son fils ne veut 

pas qu'il meure : son fils veut du respect. Cette reconnaissance de la part de son piire fait 

plaisir a Lastink : 

La reconnoissance qui est peut4tre la plus noble & la plus aimable espkce de 
justice, h t  le sceau de notre reconciliation; elle reveilla dans mon pere des vertus 
qui y etoient presqu'eteintes faute d'exercice; il comut, pour le bonheur de ses vieux 
jours, l'humanite, l'amitid & tout ce qui p u t  rendre la vie supportable quand elle est 
chargee dlannCes & d'infirmites. Son emotion, tandis qu'il me tenoit serre contre son 
sein, m'annonca que son coew eprouvoit d'etranges mouvemens. (MB, t 1,227) 

Griice a cette reconnaissance, le caractere de son +re se transforme : c . d e  brusque & dur 

qu'il etoit, il devint sociable & tendre, & d'avare, presque liEral>) (MB, tl ,  233). Pour 

terminer ce roman, l'auteur nous laisse avec l'image d'une famille heureuse et reunie par 

I'amour et le respect : d l s  fiuent tous descendre chez Ladi B... qui les attendoit avec le 

vieux Lastink, qui jouit, pour la premiere fois, de la douce satisfaction d'etre pere d'un fils 

aimable & vertueux ... cette famille, si long-terns divisCe, fbt enfin reunie par les liens de 

I'amour, de l'arnitie, de la reconnoissance & de l'himem (MB, t3,300-301). 

La reconciliation met donc fin au #re obstacle. Elle est possible si le *re comprend 

que le jeune adulte ne cherche pas a effacer son autorite paternelle. Le jeune adulte veut le 
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opinions, mais il laisse le jeune adulte agir selon ses propres volontes (si elles sont 

respectables). Une certaine egalite peut exister dam la famille : a...la famille oh les rapports 

entre parents et enfants sont regles par une tendresse spontanee, avec parfois chez le pere un 

certain goQt de 17autorite, chez les enfants un esprit d'independance, mais ou, les conflits 

violents passes, et malgre les oppositions de caracteres et d'idks, 1'afTection continue a 

regnem (Roger Mercier, 1 96 1,50). 

Dans les romans de Mme de Puisieux, l'emploi de la figure paternelle comme entrave au 

bonheur du jeune aduite evoque une realite du 18ieme siecle. A 17epoque ou I'auteur ecrit, 

cependant, on tolere deja de moins en moins I'autorite absolue du @re. Bien que toutes Ies 

lois la soutiement, si la decision paternelle est trop insensible, il devient de plus en plus 

probable que le jeune adulte la conteste. Selon Daumas, l'opinion publique est plus 

partisane du jeune adulte que du ptre : (c..l'opinion publique juge dverement l'avarice des 

Nres ... et condamne les parents qui enferment les jeunes au couvent ou les marient contre 

leur gren (1 WO,2 1). 

Tandis que le jeune adulte afirme son independance, le #re se sent pourtant menace. 

Le @re cherche donc a renforcer son pouvoir paternel, et il l'impose a son enfant par moyen 

de ses droits en ce qui concerne le mariage, la carriere, et les punitions. I1 va de soi que le 

pere qui reagit ainsi ne s'interesse pas au bonheur de son enfant. 

Les romans de Mme de Puisieux, aussi simplistes qu'ils puissent sembler dans la faqon 

d7arriver aux reconciliations larmoyantes entre p&e indigne et fildfille honorable, semblent 

vouloir suggdrer un moyen tenne entre la loi, le sens commun et les idees 

prerevolutiomaires. Nous decouvrons que les entraves de la part du @re ne sont pas 

nkcessaires s'il travaille de pair avec l'enfant pour le bien-ftre de toute la famille. Cela 

demande une certaine bontk et comprehension de la part du pike. Mais en faisant valoir le 

bonheur de son enfant, le @re ne perd guere son autorite. 

En se fixant sur le fire cornme source d'obstacle, Mrne de Puisieux se differencie des 

autres femrnes ecrivains de son kpoque. Ces fernmes ecrivains doment d7habitude a 17~poux 

et non pas au +re le r6le du tyran autoritaire. Hunt nous informe que ((It seems ... that 

women writers in the eighteenth-century identified the law with husbands, not fathers, and 

they showed little concern for paternal authority per se>> (1992,22). Par consequent, le 
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((roman feminim3* ne conteste pas l'autorite paternelle. Selon Pelckmans, aChaque fois 

qu'ils interviennent, les pkres se font ainsi respecter de 17hero*he, meme si leurs 

interventions ne structurent guere son histoire, scandee plut6t par le dkveloppement propre 

de ses amours. Ce qui montre bien que, dam le roman ferninin, le relatif retrait des Hres 

laisse intacte leur autorite)) (1983,447). Cela n'est pas cependant le cas dans les Ccrits de 

Mme de Puisieux. Bien qu'il y ait une difference entre la maniere par laquelle les 

personnages masculins et ferninins se battent contre l'autorite paternelle, tous les d e w  

denoncent la demesure du pouvoir paternel. Et n'oublions pas la puissance a s s k e  dans le 

comportement de Mlle de Sargi lorsqu'elle rejette definitivement l'autorite de son @re. 

Selon Mrne de Puisieux, l'abus du pouvoir paternel n'est pas digne de respect : ((Malheur 

a w  peres dont les enfans ne sont pas plus sensibles a leurs caresses, ou a Ieur mauvaise 

hurneur, qu'aux recompenses & aux chi3tirnent.s)) (C, 6). 

Regardons maintenant un autre r6le du #re dans la vie de l'enfant : le @re mentor. 

Examinons la place du #re dam l'education de l'enfant et les leqons paternelles. 

;5 Par ((roman fdmininu, nous entendons des romans dcrits par les femmes. 



le p 2 e  mentor 

Au dix-huitierne siecle, la pt5dagogie est une preoccupation de plus en plus importante. 

Depuis longtemps, c'est le *re qui e a  responsable de I'education de ses enfants. Notons 

qu'a cette epoque le terme iducafion comprend de multiples responsabilites. D'apres M. du 

Manais dans son article aEducatiow) de 1 ' E n c y ~ f o ~ d i e  : aC7est le soin que l'on prend de 

nourrir, d'elever & d'instruire les enfans ; ainsi I'iducation a pour objets, 1" la sante & la 

bonne conformation du corps ; 2" ce qui regarde la droiture & !'instruction de l'esprit ; 3' les 

rnoeurs, c7est-a-dire la conduite de la vie, & les qualites ~x ia le s )>  (t5, 397)? Et selon la 

socidtd et les lois, l'education des enfants est le devoir du *re. Delumeau et Roche 

affirment, aTant en pays de droit icrit qu'en pays de droit coutumier, eatretien et bducation 

sont considirks comme une dette que le #re doit a son enfanb (1990, 103). Le dictiomaire 

de Furetiere (edition de 1727) souligne ce devoir : ((La principale obligation d'un *re 

envers ses enfants, c'est de leur donner m e  borne educatiom (cite par Delurneau et Roche, 

1990,262). L'EncyclopPdie en fait de meme : a&es ptires] sont obliges [d'instruire leurs 

enfants], de cultiver leur esprit, de regler leurs actions, jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'bge de 

raisom (Jaucourt, ctPouvoir patemela, t13, 255). Le premier devoir du pere est donc 

d'instruire ses enfants. De plus, l'education qu'il l e u  dome doit convenir a leur &at. 

Viguerie atteste, ({La loi civile prescrit le devoir d7education ... Le #re et la mere sont meme 

obliges de procurer aux enfants une education en rapport avec leur conditiom) (1978, 18). 

Le r6le exact du +re dam 176ducation de ses enfants est cependant fort variable au dix- 

huitieme siecle puisque les lois ne le prkisent pas. Viguerie explique, cc ... D'ailleurs les 

jurisconsultes ne disent pas droit d'education, mais droit de garde, qui est plus fort. Les 

parents jouissent du droit de garder leur e n h t  pres d'eux pour l'elever, mais, en vertu du 

mSme droit, ils peuvent, s'ils le desirent, lui donner d'autres 6ducateurs, et meme le confier a 

une autre famillen (1 978, 1 7). Par condquent, le #re a beaucoup de li b a t e  dans la manitre 

d'instruire ses enfants. En realite, peu de pkres au dix-huitieme siecle s'occupent e w -  

mimes de l'education de leurs enfants. La majorit6 envoient leurs enfants awc colkges (et 

56 Dam cette definition assez large, il nous semble que le @re du dix-huitikme sihcle s'intdresse plus aux deux 
derniers ((objetm, qui comprennent la formation intellectuelle, morale et sociale de ses enfants. 
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aux couvents) ou il n'est guere possible de suivre ce qu'ils apprennent. Lorsque l'enfant 

est au college, le @re le voit rarement. Mais, selon Knibiehler, ((avant [d'accuser le @re] 

d'indifference, il faut savoir que ces visites etaient deconseillees, car elles rendaient la 

separation plus douloureuse, aussi bien pour les parents que pour les enfantsn (1 987, 14 1). 

Ce n'est pas forcement par choix qu'un @re ne voit pas son enfknt qui est au college. Peut- 

etre faut-il ne plus considerer les colleges cornme un moyen pour les pkres de se debarrasser 

de leurs enfants. 

Cette attitude assez <<indifferente)) des piires en ce qui conceme I'education de leurs 

enfants est put-&re etomante dam la mesure oh l'on commence a mettre en question la 

valeur de I'education que les colleges transmettent aux enfants. Mais cornme nous l'avons 

deja remarque, les habitudes se transforment lentement. Viguerie constate : 

Le XVIIe sikcle finissant et le XVIIIe sikcle voient une desaffection croissante a 
l'egard des colleges et un regain de faveur pour 17Cducation domestique. Les @res 
instituteurs sont citks en modeles ... Mais admirer n'est pas imiter : I'exemple n'est 
guere suivi. L'education domestique au XVIIIe sikle,  ce sont surtout les 
precepteurs. Mtme Rousseau n'y fera rien. I1 a beau repdter que ctle veritable 
prkepteur est le fire)), les Hres de ce siecle ne sont guere plus dispoks B instruire 
les enf'ants que les meres a les nourrir. (1978,35) " 

Bien que les philosophes encouragent les p h s  a prendre un r6le actif dam Education de 

leurs enfants, rares sont les pkres qui se lament dam cette wocatiom, parfois a cause de la 

galanterie. A vrai dire, il existe tres peu de fires qui sont qualifiQ pour instruire leun 

enfants. Delumeau et Roche s o u t i e ~ e n t  : 

Avec Rousseau, la sociite des Lumieres penche plut6t en faveur de l'education 
particuliere : l'ideal serait que chaque @re instruise ses enfants. Mais les 
intervenants dans le debat sont conscients de I'impossibilite d'atteindre cet objectif 
a la premiere generation. Trop de @res ne possedent pas les comaissances qu'ils 
devraient diffuser, d'autres, qui les maitrisent n'ont pas de temps a consacrer a cette 
occupation prenante, et i'on cherche la moins mauvaise des solutions de 
remplacement. (1 990, 269) 

Cette situation souligne l'importance des precepteurs. 

Malgre son manque de comaissances, le @re peut jouer un r6le essentiel dans 

l'kducation de ses enfants. Selon Delumeau et Roche, <<L'apprentissage du monde, ce peut 

itre aussi la simple conversation et la compagnie paternelle)) (1990,268). Quelles qu'elles 

37 Comme nous I'avons vu au premier chapitre, beaucoup de @res de la noblesse et de la haute bourgeoisie 
considerent la paternitd comme un ennui parce qu'elle gene la vie sociale (et surtout les poursuites galantes). 
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soient, on ne peut pas nier I'importance des le~ons  paternelles. 

~ t a n t  dome I'importance croissante du debat sur l'c5ducation en France au dix-huitieme 

siecle. on s'attend a ce qu'un auteur-modiste comme Mme de Puisieux (qui est awsi mere 

de famille) se lance dam la discussion. I1 est clair que l'etat du systeme educatif qui existe 

au dix-huitieme siecle lui parait deplorable car un des buts de ses traites de morale est d'en 

demontrer les defauts nombreux. Mme de Puisiew suggere qu'une des raisons principales 

pour ces graves insufisances vient de l'indifference des parents-les parents ne s'interessent 

pas assez a l'education de leurs enfants. Mais les parents (et surtout les pikes) peuvent 

cependant ameliorer l'education de leurs e n h t s .  Nous allons donc analyser le r6le du pere 

dam l'education des enfants tel qu'envisage par Mme de Puisieux : le fire dans son r6le de 

mentor3' 

En tirant des exemples de ses romans, nous verrons tout d'abord les traits qui selon 

l'auteur definissent un mauvais mentor. Ensuite, nous examinerons certaines idties 

proposees aux peres par Mrne de Puisieux dam son traite de morale, Les CaractGres (1 750)' 

qui vise a redefinir le rdle d'educateur. Elle offie en outre quelques le~ons  essentielles pour 

les e n h t s  nobles ou bourgeois. 

Precisons que ces l e~ons  sont surtout pour les fils. Selon Delumeau et Roche, ~ L e s  

leqons paternelles s'adressent plus souvent aux fils qu'aux filles. Celles-ci restent sous I'aile 

protectrice de leur mere, en recevant des cows domes par des rnaitres prives ; elles passent 

au couvent juste le temps de preparer leur premiere communion. Leur education reste un 

souci secondaire, passant ap rk  celle de leurs fieres)) (1990,264). 11 semble qu'au dix- 

huitieme siecle le @re joue en general un r6le insignifiant dans I'education des filles pour la 

seule raison que personne ne pense a definir le r6le Cducatif du @re dans ce domaine. 

MEme Mrne de Puisieux neglige le r6le du piire dam l'education drs filles. Dans ses romans 

ainsi que ses trait& de morale, elle decrit la responsabilite de la mere dans I'education des 

filles. Mais le #re ? Elle n'en dit rien. Cependant cela ne veut pas dire qu'elle croit que le 

pere ne joue aucun r6le dans l'education des filles. Comme Mme de Puisieux s'interesse a 

3 8 Notons que nous n'hdierons que le r d e  du pire dans I'6ducation des enfants. La <<morale>> et les idCes 
pddagogiques de Mrne de Puisieux ne ncus concement pas pour cette etude. Pour des analyses approfondies 
sur ce  sujet, on peut consulter les ouvrages suivants : Camille Gamier, "Madame de Puisieux: Moraliste et 
romanciere (1 720-1 798)" (1978) 240-258 ; Alice Laborde, Dideror et Mdatne de Puisiew (1984) 38-57 ; 
Maurice Petlisson, "Une Femme modis te  au XVIIItme sitde: Mrne de Puisieux" (1910) 201-21 8 ; Paul 
Rousselot, Histoire de I 'e'ducation des femmes en France, 11 (1 883) 1 80- 1 9 1. 



l'education des aenfants)), lorsque nous etudions le r6le du #re dam l'education des 

((enfants)), le terme aenfantsn s'appliquera aux filles aussi bien qu'aux gaqons. Nous 

ignorons si elle distingue entre le r6le educatif du pere avec ses filles et celui avec ses fils. 

Finalement nous allons examiner son conte (<Le Pere menton) ( 1 769) ou elle met en 

scene un *re qui est un bon mentor. Le #re qu'elle decrit dam ce conte est peut-&re un 

pere ideal, mais nous devons constater qu'il reflete bien l'evolution de la conception du @re 

au dix-huitieme siecle. 

Qualit& du mauvais mentor 

En premier lieu, il faut avouer que Mme de Puisieux a une m e  assez pessimiste de 

['education dam les familles fhnqaises. En effet, elle decrit un cercle vicieux : 

D'abord les enfans naissent presque tous avec un mauvais levain dam le sang, 
principe de tous les maux dont ils sont accables dans le cows de leur vie. Ce levain 
vient de leurs parens, dont les moeurs corrompues ont gat6 leur borne constitution: 
pour achever de donner a ces enfans une meilleure sante, on les fait nourrir par des 
femmes grossieres & souvent mechantes, qui font coder dans leurs veines avec le 
lait leurs vices & leur stupidite. Ces enfans s'elevent pourtant, & on ne leur apprend 
qu'une maxime, qui est celle de la Nation, celle d'avoir du courage; aucuns principes 
pour leur bonheur. Ce n'est pas le dCfaut des jeunes gens de faire des reflexions; 
ainsi ils prennent le chemin qui les mene aux plaisirs ou a leur avancement: toutes 
les passions ensuite les assikgent, le vice Ies dduit; ils sont accablCs de bonne heure 
de maladies; ils sont ambitieux; ils voient mauvaise compagnie; ils se ruinent; ils se 
marient; ils ont des enfans aussi mal-sains & aussi ma1 6leves qu'eux; ils meurent 
enfm sans avoir comu le bonheur. (RA, 66-67) 

A cause des moeurs corrornpues des parents, les enfants sont nCs amauvais)). Ensuite on les 

laisse avec les gens ignorants qui ne leur enseignent rien de bon. Notons qu'au dix-huitieme 

siecle, l'idee qu'on peut transmettre le vice par I'allaitement est aussi courante que l'idee 

que le vice est qenetique)). Comme leur education ne s'ameliore pas pendant leur jeunesse, 

les enfants deviement aussi corrompus que leurs parents. Le cercle continue avec la 

naissance de leurs propres enfants. Cela ne veut pas dire que Mme de Puisieux croit que la 

situation est sans remede. Selon elle, on peut aider les enfants si l'on met tout de suite fin a 

leurs actions mauvaises : (<Le malheur n'est pas toujours la suite de ses propres fautes; la 

sottise des parens, la mauvaise education, les exemples dangeremes entrainent beaucoup de 

jeunes gens, qui peutltre eussent ett  vertueux, si l'on eiit puni leurs premieres fautes avec 

toute la skverite que le cas exigeoiw (HT, t l ,  viii). 
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I1 est clair que Mme de Puisieux considere l'immoralite comme une des causes 

principales des problemes dam I'education. Puisque que le pere exerce beaucoup 

d'influence sur ses enfants a cause de son pouvoir au sein de la farnille, un +re sans moeurs 

ne peut etre qu'un mauvais mentor a cause de son mauvais exemple. 

Mme de Puisieux ofie au lecteur un exemple de ce phenomeme dans le cas de Milord 

N... dam les Me'moires d'un homme de bien (1768). Sa galanterie est le resultat de 

l'influence de son +re. I1 s'explique avec Lastink : (<...car si on ne nous apprit pas le mal, 

on ne nous enseigna pas le bien. On ne nous montra que ce que les mi t res  nous apprirent. 

Nous fiunes tout ce qu'il a plu a notre bon ou mauvais nature1 ... Mon pere ne m'a dome que 

de dangereux exemples, & je n'ai eu d'autres loix que mes passions>, (MB, t2, 132-1 33). 

Entre autres, son #re tromp sa mere et ne cherche que le pIaisir_ce qui ne constitue pas 

un bon exemple pour l'enfant. De surcroit ce @re invite son fils a se joindre a ses intrigues : 

((Ne plaisante point, me dit Madame Waster a Lastink], Milord est libertin, & je ne semi 

point du tout flattee de sa conquete; son pere qui est mon cousin, lui a donne les plus 

mauvais exemples, & souvent il le faisoit participer a ses dkriglemens~ (MB, t2, 17). 

Cependant Lord N... n'est pas le seul #re dam les romans de Mme de Puisieux qui enseigne 

le vice a ses enfants. 

Dans le conte aLe Pere mentorn (1 769), le Marquis de Dirlicourt est aussi affecte par 

l'immoralite de son #re. Comme Lord N..., ce #re enseigne la galanterie a son fils : 

<(...son pere lui apprit, qu'il falloit profiter de toutes les occasions avec les femrnes)) (GB, 

1 18). Par consequent ni le pkre ni le fils ne respectent la fidelite. De plus, le Comte de 

Dirlicourt n'encourage pas son fils a respecter le bien. Voici les principes et les valeurs 

morales qu'il enseigne a son fils : 

... il ne [manquoit a ce #re] que des principes pour faire un bon citoyen; mais il se 
moquoit de la pudeur, de lYhomi5tete, de la modestie, & en general de ce qu'on 
appelle bomes moeurs. I1 eiit t te  fiche que son fils eQ negligk une borne fortune, 
telle qu'elle fit, & s'etoit rejoui de  plusieurs equipt5es qu'il avoit faites. M. 
Dirlicourt etoit dam la pemicieuse opinion qu'il faut qu'un homrne soit jeune pour 
&re v iew de bonne heure. (GB, 1 18- 1 19) 

Un pere obsede par l'argent et par sa position sociale, qui se moque de la morale et qui croit 

au plaisir comme etant la seule motivation de la vie, ne peut enseigner de bons principes a 

son fils : ((En consequence de ses idees, M. Dirlicourt ne songeoit qu'a l'arnusement de ses 

enfans; il avoit dome a son fils les premieres leqons de libertinage; & le fils docile n'eut 
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garde d'oublier des leqons qui s'accordoient si bien avec ses penchansn (GB, 119). Le 

Marquis de Dirlicourt n'apprend aucun principe honorable de son *re. En outre, son @re 

l'encourage a se croire supirieur aux autres, ce qui provoque un duet entre lui et le jeune de 

S. Olban. 

Apres ce duel ou le Marquis est gravement bless& les pkres de ces jeunes h o m e s  se 

rencontrent et discutent leurs ((methodes)) p&iagogiques. C'est pendant ce rendez-vous que 

le pere S. Olban fait remarquer au Comte que la mauvaise education qu'il a donnee a son fils 

est la cause du duel. I1 dit au Comte: 

... vous etes un peu cause du malheur qui vient d'arriver en lui laissant des id& 
meprisantes pour tout ce qui ne porte pas le titre de Marquis. En apprenant au mien 
it n'offenser personne, je lui ai enseigne a ne point souffiir d'insultes; si vous aviez 
suivi cette methode, nous ne serions pas plongtis vous & moi dam la plus amere 
douleur. Cela est bien aise a dire, reprit M. Dirlicourt; vous avez pris la pine  
d'elever votre fils. J'ai mieux fait, Monsieur, je lui ai dome des principes s h  ... 
(GB, 151) 

Malheureusement il semble que ce @re moble)) ne veuille pas recomaitre ses erreurs car il 

declare: ((11 est aisi a un bourgeois, ajouta le Comte, d'Clever ses enfans; mais nous ne 

pouvons veiller de m2me sur I'iducation des n6tres~ (GB, 152). Selon h i ,  il est ((trap)) 

noble pour s'occuper de l'education de son fils. Mais en realite, il ne veut pas renoncer a sa 

vie galante pour devenir une personne honorable que son fils peut respecter : l'education de 

son fils a peu d'importance pour lui. 

Nous comprenons comment un @re corrompu par le vice ne peut pas etre un bon 

mentor, mais le vice n'est pas le seul trait qui distingue un mauvais @re mentor. Toujours 

selon Mme de Puisieux, le #re qui ne s'interesse pas I I'education de ses enfants est aussi 

un mauvais mentor mCme s'il a bon caractere. Mme de Puisieux souligne que l'exemple 

d'un pere qui neglige l'kducation de son e n h t  est hontew : 

Je ne puis m'empkher de placer ici une reflexion toute naturelle sur le peu de 
prtcautions que I'on prend dans le choix d'un Gouverneur, ou d'un Precepteur pour 
des jeunes gens de qualite. Cet emploi, d'ou dependent les ~ O M ~ S  ou mauvaises 
moeurs, est confie d'ordinaire a un homrne recommande ou protege, qui n'a souvent 
aucune des qualites nCcessaires pour remplir des devoirs de la plus grande 
importance. (HT, t 1'45) 

Elle ajoute un exemple precis: ((Une mere [aussi bien qu'un pkre] ne rougit point de d o ~ e r  

deux cents livres d'honoraires a un pauvre EcclCsiastique pour prendre soin de l'education, 

& comger les sottises ou Ies defauts de son fils: il est vrai qu'elle dome cent pistoles de 
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gages a son cuisinier, & qu'elle s'est bien informee auparavant de Ie prendre, s'il etoit 

habile)) (HT, t l,45). L'auteur ironise sur le fait que les parents paient le cuisinier plus que 

le prkcepteur, et que tes homes references du cuisinier sont plus importantes que celles du 

precepteur : le ventre est plus important que la dte. Le *re devrait considerer le choix d'un 

prkcepteur pour ses enfants comme une responsabilite importante, mais d'apres notre auteur, 

peu de peres au dix-huitieme siecle prennent cette tiche au krieux. 

Le *re de Lastirk, par exemple, ne cherche pas de pecepteur qui elevera 

convenablement ses d e w  fils. I1 cherche plutbt un homme qui sait punir. Lastink, le 

narrateur, explique, d'avois dix ans & mon fiere huit, lorsque mon pere songea a notre 

education. I1 ne vouloit point m'envoyer en pension, pace  qu'il eiit fallu y mettre mon fiere, 

dont il ne pouvoit se separer. I1 aima rnieux nous domer un Precepteur, moins pour nous 

instruire, que pour me corriger. I1 en choisit un quelque tems aprks fort propre a I'usage qu'il 

en vouloit faire)) (MB, t 1, 12). Les deux enfants accueillent ma1 le prkepteur, et celui-ci en 

parle au pere qui les menace d'accepter cet homme comme leur maitre. Le narrateur 

continue : ((Nous t rouvhes  [Wilkie] dans la salle, quand nous descendimes pow diner; 

mon pere nous annonqa qu'il falloit l'kouter avec docilite, & profiter de ses instructions, ou 

qu'il s~auroit nous faire entendre raisom (MB, t l ,  16). Nous entendons parces paroles que 

ce pere dome au precepteur toute liberte de battre ses enfants s'il lui est (tnecessairen. Au 

Iieu d'instruire Lastink, le pkcepteur [Wilkie] ne cesse de le persecuter. 

Nous retrouvons la meme negligence chez le Baron de Premur dans 17Hisfoire de 

mademoiselle de TerviNe (1768). Ce #re adore sa fille, mais I'education qu'elle re~oit  est 

sans importance pour h i .  Le choix d'un precepteur pour sa fille se base non sur les 

comaissances du Mdagogue, mais sur sa capacite de boire : a...le Baron qui s'etoit mis Q 

boire, depuis qu'il ne pouvoit plus chaser & qu'il avoit la goutte, laissoit sa fille des 

journkes entieres avec [le curt!], sous pretexte qu'il lui rnontroit le Latin, & p o h  qu'il vint 

le soir boire avec h i ,  & jouer quelques parties de piquet, il s'embarrassoit peu de ce qu'il 

enseignoit a Mademoiselle de Prernun, (HT, t l  , 176). Et nous decouvrons plus tard que ce 

n'est pas Ie latin qu'enseigne ce precepteur.39 I1 est pourtant interessant de noter qu'en 

disant que le Baron cts'embarrassoit peu de ce que [le cure] enseignoit a Mademoiselle de 

Premum, le narrateur nous signale d'une maniere indirecte que le Baron, etant @re, 

39 Souvenons-nous que le curd est le *re biologique de Mlle de Terville [la fille de Mme de Terville, nte 
Pr&nur]. 
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devrait en effet faire attention a I'education de sa fille. 

Ntianrnoins, le Baron de Premur ne s'occupe pas du tout de l'education de sa fille. Par 

consequent, les mauvaises habitudes de celle-ci se developpent facilement puce qu'elle n'a 

pas de guide. Voici comment elle s'instruit : 

Mademoiselle de Premur devint bient6t l'objet de l'arnour de son Pere; a douze ans 
elle le suivoit a la chase, montoit a cheval, tiroit un coup de hsil  aussi bien que le 
premier chasseur: cet exercice violent forma son corps & la rendit d'une force 
singuliere: mais ne cultiva pas son esprit. Cependant elle songea qu'il ktoit 
necessaire de scavoir quelque chose, elle se munit de tous les livres qui etoit restes 
dans les armoires a Premur, parmi lesquels il y en avoit dont on n'auroit pas dQ lui 
pertnettre la lecture; quelques anciens romans oii la vertu etoit traittie a la rigueur 
furent rejettes: elle les dedaigna, pour s'attacher a ceux qui etoient propres a 
I'instruire du vice. Elle choisit ces derniers par preference pour le sujet de ses 
meditations: Ies questions indiscrettes qu'elle faisoit itoient regardees par son pere, 
c o m e  l'effet d'un esprit prodigiewc; & loin de la reprendre vivement sur des 
curiosites fort dangereuses, on lui expiquoit les mysteres les plus cachb, & qui 
doivent etre les plus ignores des jeunes personnes. I1 est aussi dangereux d'instruire 
les jeunes-gens des choses qui peuvent eveiller leurs passions, que de leur laisser 
ignorer ce qui peut y mettre un &in. (HT, t l  , 18-20) 

Au lieu de surveiller ce que lit sa fille, ce @re lui dome toute liberte. Et puisqu'il trouve les 

pensees de sa fille sur le vice <<prodigieuses)), il n'est guere etomant que selon le narrateur 

cette fille devieme une femme peu r e s p e c t ~ e ~ ~ e .  

Le Comte de Dirlicourt, comrne nous l'avons deja vu, neglige 1'Cducation de son fils: 

<<...son pere n'avoit jamais songe a son education; il avoit passe du College a l'AcadCrnie>> 

(GB, 1 17). Le narrateur met en relief les conskquences de cette negligence: <<[le Marquis] 

etoit le plus htile personnage qui f i t  au monde .A auroit pQ faire un homme aimable, sans la 

pitoyable education qu'il avoit reque, sans principes, sans nloeurs, n'ayant aucune idee de 

vertu, nulies notions sur les sciences; son merite se bornoit a une brillante ecorce)) (GB, 

I 17). Un jeune homrne sans talents resulte ainsi de !'inattention du @re. Le narrateur nous 

demande si un @re peut &e fier d'un tel fils. 

Selon Mme de Puisieux, les d e w  traits qui definissent un mauvais @re mentor sont 

I'immoralite et I'indifference. Le premier initie I'enfant a de mauvaises moeurs, et le second 

laisse developper en pleine libertk le mauvais caractere de I ' enh t .  Un pere qui ne prend 

pas son r6le dYCducateur au sCrieux n'aura pas un enfant bien eduqui. Ainsi le cercle 

vicieux se poursuit. Examinons maintenant ce que propose Mme de Puisieux pour ameliorer 

le r6le paternel dans l'education des enfants. 
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QualitCs du boa mentor 

Dans son traite de morale, Les Curactkres (1 750)' Mme de Puisiew propose de montrer 

au pere qu'il joue en effet un r6le important dam Education de son e n h t  puisqu'il exerce 

une influence considerable sur lui. Des le debut de l'ouvrage, l'auteur souligne I'importance 

du *re dans la vie de son enfant. 

Mme de Puisieux afirme que l'enfant a besoin de son @re. Elle suggere au e r e  que 

s'il destine son fils au service, il faut le retirer du college a I'ige de douze ans car son fils 

aura besoin de ses conseils : ace  ne sont plus les le~ons d'un Prdcepteur qu'il lui faut, ce 

sont vos conseils, c'est de vous qu'il a besoin>, (C, 5). Mme de Puisiew croit qu'un @re 

peut donner de bons conseils a son enfant, mais il n'arrivera jamais a le faire si son enfant 

demeure au college. I1 faut avoir son e n h t  p k s  de lui : ct Rapelez votre fils aupks de vous, 

toutes les fois que son devoir ne le retiendra pas ailleurss (C, 7). Un +re doit tenir un r6le 

actif dam la vie de son enfant si celui-ci est toujours sous ses yew. L'auteur explique 

ensuite au @re le principe fondamental de la pkdagogie : il faut comaitre son Cleve. 

Mrne de Puisieux pense qu'un *re doit bien comaitre son e n h t  avant de I'instruire. 

I1 faudroit commencer par etudier les penchants, les goirts, les passions de votre fils: 
ses penchants, pour les diriger; ses passions, pour les moderer; ses g o h 7  pour les 
epurer; ses vices, pour I'en corriger; ses qualit&, pour les faire valoir, & ses defauts, 
pour les lui faire rernarquer: mais cela supose une grande comoissance de son 
caractere; & comment aprendre a connoitre un jeune homrne, quand on le tient 
perpetueliement loin de soi, ou quand on use avec lui de tant de severit&, qu'il n'ose 
se montrer tel qu'il est? I1 faut donc y renoncer, ou avoir ses enfans sous ses yew, 
& ne rien epargner pour devenir leur ami. (C, 5-6) 

Un *re qui s'occupe de son enfant aura naturellement toutes ces connaissances : nous 

connaissons bien ce qui nous interesse. I1 faut aussi noter qu'un des buts de cette 

comaissance profonde de l'enfant est de creer un lien d'amitie entre le +re et l'enfant. Car 

les amis Cchangent leurs idbes, s'aident a resoudre des problemes et se respectent. Ainsi, le 

pere n'abuse pas de son pouvoir patemel parce qu'il sonde les dCsirs de son enfant: ((11 seroit 

a props, avant que de se jetter dans le Service, de fonder ses dispositions pour un etat, & de 

pressentir si vos idees ne sont pas contraires a ses penchants)) (C, 8). 

Dans Les CaractSres (1 XO), Mrne de Puisieux propose quelques legons qu'elle estime 

indispensables aux e a t s  nobles ou bourgeois dont 1es plus importantes sont celles de la 

modestie et de la bonte: 
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Guerissez-le du ridicule de I'importance. I1 est Gentilhomrne, c'est tout ce qu'il 
faut pour s'avancer. S'il alloit se faire un merite d'etre riche, citez-lui la multitude 
des sots qui sont plus riches que hi. Qu'il s~ache  de bonne heure qu'il ne vous doit 
la naissance que par un effet du hazard, & pour vous ressembler; & que vous ne lui 
laissez de grands biens que pour en jouir & faire des heureux. Qu'il n'oublie jamais 
qu'il ne faut ni se pr6valoir de sa richesse ni s'enorgueillir de ses titres, & que la 
noblesse des precedes, est la vraie noblesse d'un galant hornme. (C, 9) 

L'orgueil ne sert a personne et la dignite n'est pas basee sur un nom, mais sur de belles 

actions. Mme de Puisieux souligne cette vkrite de manibres diverses : ((Defaites [vow 

enfant] de la sotte vanite &&re admis dans des societes dont on ne pourroit refuser l'entree a 

son nom, mais oii il ne faut se presenter qu'avec des comoissances acquises. Si les talens 

sup&ieurs y brillent avec eclat, le defaut de capacite sly remarque encore ciavantage)) (C, 7). 

On ne respecte pas un nom titre s'il n'existe rien d'autre pour le soutenir. 11 faut meriter le 

respect. En outre, le respect qu'on montre envers les autres devient reciproque et par 

consequent il n'est pas nicessaire d'offenser les gens. ((AccoQhmez votre fils a ne mepriser 

personne, pas meme ses domestiques)) (C, lo), ecrit Mme de Puisieux. 

Selon Viguerie, le @re au dix-huitieme siecle enseigne a I'enfant trois choses 

importantes : ((La leqon patemelle peut prendre des formes tr& diverses. Mais elle 

comporte presque toujours trois exhortations. La premiere a o E i r  aux cornmandements de 

Dieu, la seconde a bannir l'orgueil, la troisieme a se conduire en 2 e  sociable)) (1978'39). 

I1 est interessant de noter que Mme de Puisieux n'est pas d'avis que le +re doive enseigner 

avant tout I'obkissance a Dieu. A vrai dire, les cornmandements de Dieu ne font pas partie 

de ses conseils. Par contre, elle insiste sur les deux dernieres exhortations. Car en 

bannissant I'orgueil, on est plus sociable et en faisant de ~ O M ~ S  actions, on est plus utile a la 

Pour illustrer les conseils qu'elle dome aux #res dam ses Caractgres (publids en 

1750), Mme de Puisieux ecrit un conte intitule ((Le Pere mentom en 1769. Dans cet 

ouvrage, I'auteur decrit la vie d'un pere et son fils. Ce *re (M. de S. Olban) prend au 

seriew I'education de son fils parce qu'il considere que c'est un travail d'une trks grande 

importance. 

Lorsque son fils a six ans, la femme de M. de S. Olban meurt. M. de S. Olban decide 

donc de s'occuper hi-meme de I'education de son fils parce qu'il se rend compte que cela 

fait partie de ses responsabilites paternelles : K.. .cet enfant le consola en partie de la perte 
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d'une femme qu'il adoroit; & il resolut de prendre soin de son education, croyant qu'un 

pere ne pouvoit abandonner cet objet important, sans ttre indigne du nom de pere & de 

citoyem (GB. 88). Selon hi ,  un @re qui est indifferent envers sa progeniture ne merite pas 

M. de S. Olban decide de garder son fils aupres de lui pour qu'il soit moins expose aux 

vices. I1 choisit un precepteur avec soin prenant en consideration sa modestie, sa moralite et 

son savoir: 

M. de S. Olban se garda bien d'envoyer son fils etudier a cinquante lieues de lui une 
langue qu'il croyoit tres-necessaire, vu i'etat qu'il lui destinoit, mais qu'il pouvoit 
lui apprendre chez lui sans risquer de I 'abando~er a tous les vices, en l'eloignant de 
dessous ses yew. I1 engagea un pauvre Pretre, Vicaire d'une paroisse, de s'attacher 
a son fils; il comoissoit ses moeurs, & sa capacite pour I'instruction qu'il en 
exigeoit. (GB, 89-90) 

Prkcisons que M. de S. Olban ne l a k e  pas toute I'instruction de son fils entre les mains du 

precepteur. I1 prend lui-meme un r6le actif dans I'education de son enfant et il sait qu'il doit 

Ctre un bon modele a suivre : a*.. il avoit dessein de lui inspirer assez d'krnulation pour qu'il 

se port& de lui-meme a l'etude; & a mesure que son entendement se forrnoit, on 

proportionnoit les connoissances qu'on vouloit h i  donnen, (GB, 90-91). L'enseignement 

doit Ctre au niveau de la comprehension de l'enfant (par consequent, il faut bien comaitre 

son enfhnt et etre conscient de son developpement). Voici une courte description du systkme 

d'education employe par M. de S. Olban : 

Ce que M. de S. Olban avoit le plus a coeur etoit d'inculquer a son fils des principes 
solides qui pussent demeurer fortement imprimes dam son esprit; il etoit nkessaire 
de ne point l'emuyer. I1 imagina tous les moyens de rendre ses instructions 
agreables: chaque jour il y avoit pour le jeune de S. Olban des amusemens relatifs a 
son Sge; les promenades dam la belle saison; les compagnies & les jewc d'exercice 
I'hiver; des nicompenses B ses succks; des mortifications quand il manquoit a 
quelque chose d'essentiel; voila la methode que M. de S. Olban suivoit pour porter 
son fils a la vertu. (GB, 91) 

Notons que ce pere ne croit pas a w  chiitiments corporels: un mot severe est toute la 

discipline nicessaire pour corriger un enfant. 

Griice a cette education particuliere, le jeune de S. Olban est different des autres jeunes 

gens de son Cge. I1 est poli, cultive et modeste: N.. .pendant qu'ils etoient lourdes, gauches, 

sournois, de S. Olban dtoit leste, avoit l'air noble & honnete)) (GB, 92-93). Son #re en est 

tres content. 
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Malgre le fait que le jeune de S. Olban a de ~ O M ~ S  moeurs, son pere hesite de 

l'eloigner. I1 faut cependant approfondir les co~aissances  du jeune homrne, ce qui serait 

impossible de faire a la campagne: 

Son pere en faisoit ses delices, & voyoit croitre ce fils precieux avec une satisfaction 
qui le payoit de toutes les allarmes qu'il avoit essuyees, & des vertus qu'il avoit 
exercees: il ne pensoit qu'avec une mortelle inquietude au moment de s'en separer: 
cette pensee le determina a prendre des arrangemens pow le suivre a Paris, oh il 
etoit necessaire qu'il vh t  faire son Droit, & se perfectionner dam les talens que son 
pere n'avoit pu qu'ibaucher en province, faute de bons Maitres. (GB, 93) 

Ce pire se rend compte que son r6le dans I'education de son fils continue a Ctre important 

car le monde peut facilement corrompre un jeune adulte sans appui. M. de S. Olban 

accompagne donc son fils a Paris. LA, il prend la decision de le surveiller de pres parce qu'il 

trouve la plupart des Parisiens debauches : NM. de S. Olban jugeant que leur societe 

dktruiroit tout le fruit de ses soins, s'il le laissoit avec eux, lui en fit sentir les consdquences, 

se promettoit de le quitter rarement. I1 ne faut vous livrer, lui dit-il, dam le monde qu'a 

mesure que vous le co~oi t rew> (GB, 102). Selon M. de S. Olban, il faut comattre bien 

l'adversaire avant de se jeter dam la bagarre. 

I1 est neanrnoins assez impressionnant que ce p&e se sacrifie (d'une certaine maniere) 

pour son fils. I1 est clair que ce +re tient a coeur son r6le de mentor : 

Le jeune de S. OIban Ctoit ne avec une sensibilite que son pere avoit pris soin de 
diriger vers le bien; mais il n'avoit pu juger de la force de ses passions : en lui 
rnontrant les ecueils du monde, il falloit l'klairer & le conduire dans des sentiers 
aussi agreables que dangereux. De S. Olban avoit dix-huit ans : il ne falloit qu'une 
ktincelle a son 5ge pour causer un grand embrkment, sur-tout dans un coeur sans 
exp&ience; ce fLt cette consideration qui engagea son pere a quitter sa province & a 
sacrifier son r e p s  pour le suivre; il le conduisit dans un monde auquel il avoit 
renonce de borne heure & dont il connoissoit tous les dangers. (GB, 1 12-1 13) 

I1 faut attirer l'attention sur le fait que M. de S. Olban veut Ctre sur un pied d'egalite 

avec son fils. Oui, il est @re et ce titre demande du respect. I1 est aussi mentor, ce qui 

suggere une superiorite a cause de ses connaissances et d'une plus grande maturite. M. de S. 

Olban est cependant de I'avis qu'un @re doit meriter le respect et qu'un mentor apprend en 

mtme temps que son eleve. Un bon #re mentor n'impose pas ses opinions. I1 prefere 

echanger des idies avec son enfant, et il respecte les opinions de ce dernier mtme si elles 

sont contraires aux siennes. M. de S. Olban veut &e l'ami de son fils. Regardons, par 

exemple, ce qui arrive lorsqu'il faut determiner la carriere future du jeune de S. Olban. 
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M. de S. Olban croit qu'il sera ctnatureb que son fils prenne son siege royal de 

province. I1 faut par consiquent que le jeune homme de dix-huit ans apprenne le droit. 

Pounant le jeune de S. Olban ne veut pas suivre les traces de son @re. I1 en parle a son 

precepteur : ((. . .je crains de causer du chagrin a mon pere en m'opposant a ses volontes; il 

compte sur moi, & je sais ses intentions>, (GB, 94). Le precepteur revele ce secret a M. de S. 

Olban qui est fort surpris. Ce qui afflige ce *re n'est pas le fait que les volontes de son fils 

s'opposent aux siennes, mais que son fils ait eu peur de lui en parler: 

Le President revs un moment, & dit, avec un soupir: Je suis reellement Gche de ce 
que mon fils n'a pas assez de confiance en moi pour me dire ce qu'il pense. Croit-il 
que je veuille jarnais le contraindre sur le choix de son titat? s'il en prefere un qui 
soit oppok a ses inter&, ou a sa conscience, je me contenterai de lui en representer 
les inconveniens: & je me trompe fort, ou il cedera a mes raisons: mais cornme son 
bonheur a toujours ete l'objet de toutes mes pensees & de toutes mes resolutions, 
qu'il soit tranquille; dites-lui de venir. (GB, 94-95) 

Le jeune homme vient au bureau de son @re ou M. de S. Olban lui explique que pour lui son 

bonheur est plus important que sa carriere: 

De S. Olban vint d'un air timide, mais satisfait; son pere lui tendit les bras & Ie tint 
sene quelques momens sans rien dire. 0, mon fils, lui dit-il enfin, avois-je mente 
cette reserve! Je craignois de vous deplaire, reprit de S. Olban attendri, & ce n'est 
qu'en rougissant que je sens quelque Gpugnance a remplir vos intentions: mais, 
mon pere, je viendrai a bout de me vaincre.. .Nan, non, reprit M. de S. Olban, 
jarnais je ne contraindrai vos penchans, quand ils ne blesseront ni les vertus, ni les 
prkjuges respectables. Je ne demande point le sacrifice de vos repugnances: mais 
raisonnons ensemble & voyons si I'on peut accorder vos sentimens avec vos 
inter&. (GB, 95-96) 

Le pere et le fils raisonnent ensemble et pendant la discussion M. de S. Olban explique a son 

fils I'etat de ses affaires. I1 lui fait comprendre les raisons pour lesquelles il voulait qu'il le 

suive dans la profession de magistrat. 11 veut que son fils soit utile a la societe; il ne voit que 

la magistrature comrne choix logique. Voici comment M. de S. Olban justifie ce choix : 

Vous savez que notre fortune est bomb; il y a d e w  cens ans que la Charge que je 
possede est dans notre famille; je ne pouvois y acqukrir du bien: je n'ai donc que 
celui que j'ai recu de nos ayeux; j'ai prefer6 la vertu aux richesses, en epousant 
votre mere; ainsi sa dot ne peut point augmenter votre fortune. De S. Olban avoit 
Coute son pere avec attention: mais press6 de repondre sur ses desseins, il avow 
qu'il ne se sentoit point de goiit ni de dispositions pour la Magistrature.. .I1 n'y faut 
plus songer, reprit M. de S. Olban; mais si j'ai la complaisance de ne point vow 
gener la dessus, j'esptire que vous aurez celle de ne point choisir le parti des armes: 
il faut laisser ce metier a la Noblesse; votre naissance ne l'exige pas, & votre 
education vous en eloigne: la Finance est encore moins conforme aux pnncipes que 



vous avez reps; il ne vous reste que des Charges qui n'exigent ni science ni 
travail: voudriez-vous, rnon fils, me donner le chagrin de vous voir inutile a la 
societe, apres vous avoir eleve pour en faire un jour l'honneur? Le jeune de S. 
Olban surpris de ces objections, ne savoit que repondre. Son pere appercevant son 
embarras: Ce n'est point en un jour, lui dit-il, que I'on prend un parti solide: je 
vous laisserai tout le terns necessaire pour y penser. (GB, 96-97) 

Le  jeune homme reflechit serieusement sur les paroles de son fire. I1 veut Etre utile a la 

sociite, mais il veut aussi faire une fortune et une reputation. Quelques jours plus tard, il en 

pale a son pere: (Nous m'avez fait voir, mon pere, les inconveniens de presque tous les 

itats; n'etant pas ne pour aspirer a celui qui en me rendant utile au bien public assureroit ma 

reputation & ma fortune, il faut au moins que je me livre au plus honnete & au plus 

laborieux: je me sens de l'inclination pour les matieres politiques; ne pourrais-je pas tenter 

la voie des negociationsA (GB, 99). M. de S. Olban n'a jarnais pense a la profession de 

nkgociateur. C'est ainsi que les dew dtcouvrent le metier parfait pour le jeune de S. Olban, 

un metier que I'on n'aurait jamais trouve si ce @re avait impose ses opinions a son fils. 

Puisque le but de M. de S. Olban est d'etre I'ami de son enfant, il n'abuse pas de son 

pouvoir paternel. I1 ecoute attentivement ce que lui dit son fils et les deux prennent les 

dicisions ensemble. En traitant son fils d'egd, il devient son meilleur ami et son confident. 

I1 dit a son fils: c<Je ne vow demande qu'une chose, ajouta-t-il : c'est de me prendre pour 

votre confident, & de me dire jusqu'a vos pensees ... n (GB, 129). 

Mme de Puisieux souligne que la position du p&e dam la famille implique des 

responsabilites sirieuses parce que ses actions et ses pensees influencent celles de ses 

enfants. En se rendant compte de son devoir, le *re comprend qu'il doit participer dans 

l'education de ses enfants. Cette participation comprend le choix d'un bon precepteur (si le 

pere ne s'occupe pas lui-meme de l'instruction), le choix des lqons et des connaissances 

donnees aux enfants, et ia responsabilitd de l e u  domer un bon exemple a suivre. En outre, 

le pere qui cherche a devenir un bon mentor doit faire avant tout trois choses : garder 

I'enfant pres de lui ; comaitre bien l'enfant ; et devenir son ami. 

I1 nous semble donc que les id& de Mme de Puisieux sur 1e r6le du #re dam 

I'education des enfants sont assez novatrices pour cette dpoque. Selon Gamier : 

Cette connaissance de l'enf'ant suppose une education privee ainsi que des parents 
desireux de s'occuper de leur progeniture ou des gouverneurs choisis avec soin. En 
pr6nant m e  education individualisee, Madame de Puisieux fait preuve de 
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modernisme et suit les pas de Rousseau ; en faisant de la connaissance de l'enfant 
une condition essentielle de toute Hdagogie valable, elle s'inscrit contre les 
coutumes en vigueur de son temps .... (1 978,245) 

Nous ne sornrne pas pourtant d'accord que Mme de Puisieux ((suit les pas de Rousseaw. 

Quoique les deux partagent certains concepts pidagogiques qui sont semblables et quoique 

Rousseau souligne aussi bien que Mrne de Puisieux l'importance du @re dam I'education 

des enfants, Rousseau ne montre pas le @re dam un r6le educatif : dans  mile, par 

exernple, apr& avoir choisi le pkcepteur de son fils, le @re d'~rni1e ne joue presque aucun 

r6le dam son education. De plus, Mme de Puisieux publie ses idees sur le r61e educatif du 

pere des 1 750 ; Rousseau ne publie 1'~mile qu'en 1 762. Montaigne, (aussi bien que Locke), 

a pourtant beaucoup influe sur les id&s de Mrne de Puisiew. Laborde atteste: 

L'influence de Montaigne et de ses Essais est d'ailleurs tres sensible dam la partie 
des Caract2res qui traite des principes d'education du jeune homme. Le @re doit 
s'occuper lui-mCme de son fils. 11 sera, de pkference, son meilleur maitre mais il 
d e n  se faire aussi I'ami de son fils. L'auteur, er, disciple de Montaigne, met 
l'accent sur la necessite d'observer et d'apprendre a connaitre les tendances 
naturelles de I'enfant avant de tenter de l'eduquer. L'education doit etre adaptee a 
la nature meme de I'eleve dont on a la charge. (1984'39) 

~vidernrnent certaines idties de Mme de Puisieux sont plus novatrices gue d'autres. 

Selon Maurice Pellisson, ((L'education qu'elle con~oit  et qu'elle souhaite devrait Ctre une 

tiducation libirale : c'est le nom qu'elle lui dome et qui, pris dam le sens ou elle 

I'entendait, parut sans doute assez nouveau. Elle engage le #re de famille a ne rien negliger 

pour devenir l'ami de ses enfants)) (1910,216). 

I1 se peut que le pere qui veut &e l'ami de ses enfants represente un idkal difficile a 

rdaliser au dix-huitieme siecle. En accordant beaucoup de pouvoir au pere, les lois creent 

des relations familiales basies sur une inegalite considerable. Par codquent ,  pour devenir 

l'arni de ses enfants, un #re doit d'une certaine fagon renoncer a sa suptiriorite. De plus, la 

societe ne respecte pas assez la patemite. Cependant les attitudes changent. De plus en plus, 

les peres au dix-huitieme siecle commencent a assumer lew patemite et l'importance de leur 

r6le dans l'kducation de leurs enfants. Selon Knibiehler, a... IyCducation ne doit pas Stre un 

dressage douloureux, mais une joie, une Ete, au cows de laquelle l'adulte eveille les sens, le 

coeur, l'intelligence de l'enfant, dans le respect de sa liberte interieure et de sa dignite 

humaine. Quelle dche plus exaltante pour un homme genereux ?D (1987, 196). Mrne de 

Puisieux dans ses oeuvres montre aux p&es le plaisir qu'ils peuvent en tirer: ((...[les @res] 
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qui prennent la peine d'elever leurs enfans a la vertu : ils en recueillent les premiers 

hits))  (GB, 133). 

Cet adage, qui aujourd'hui represente un acquis dicte par le bon sens, au siecte des 

Lurnieres met en cause un systeme hiCrarchique de pouvoir et de contr6le. Car cornme nous 

l'avons vu, c'est I'autorite absolue du #re qui soutient 1'oEissance au roi. Sans cet appui, 

le roi perd sa legitirnitk. 

Et dans le contexte du dix-huitieme si6cle7 l'arnitik entre piire et fils menace encore 

davantage cette structure d'autorite que l'amitie entre @re et fille. Malgre la presence 

importante des femmes dans la societk, on croit encore que la femme est inferieure a 

I'hornrne selon les lois de la nature. L'amitie entre un *re et sa fille, qui est 

maturellement>, inferieure, est donc sans risque. Par contre, l'arnitie entre un @re et son fils 

engendre des codquences plus Grieuses puisque I'infZrioritk du fils n'est dictee que par 

des lois r<artificiellesn. Si l'on croit que le fils est essentiellement egal a son @re, il devient 

possible de croire que tous les homrnes de toutes les classes sociales sont aussi egaux. Voila 

une pensee qui ne peut que bouieverser la structure d'autorite. 



conclusion 

Notre lecture des romans de Mme de Puisieux nous a frappks par l'importance accordee 

au pere, ce qui distingue cette femme ecrivain de ses contemporaines. Dans les ouvrages de 

cet auteur, nous avons donc analys5 le pere noble ou bourgeois selon plusieurs points de vue. 

Nous avons choisi d'ecarter certains aspects du @re : il serait interessant, par exemple, 

d'examiner la faqon dont le @re se comporte envers ses enfants b h r d s  ou envers son enfant 

malade aussi bien que la rivalit6 entre @re et fils. Mais nous croyons que les trois rubriques 

choisies illustrent les aspects les plus importants et les plus representatifs du @re au dix- 

huitieme siicle. 

L'absence du +re peut etre emotive ou physique, et elle se manifeste de d e w  manieres 

dans les romans de Mme de Puisieux : le #re dkcide de faire des distinctions entre ses 

enfants, ou de vivre loin d'eux. Mme de Puisieux explique que I'absence paternelle peut 

influencer la vie de I'enfant. Elle montre jusgu'a quel point l'absence du @re peut avoir de 

graves consequences sur la vie de I'enfant m h e  dam une societe qui hesite d'envisager le 

ptre comme un &e tendre qui pourrait toucher la vie de son enfant. 

En examinant le theme du @re obstacle, nous avons vu comment le @re peut abuser de 

son pouvoir lorsqu'il dkide  du mariage et de la caniere de son enfant. Les punitions 

auxquelies il a recours devoilent aussi la cruaute du #re. Dans les ouvrages de Mme de 

Puisieux, cet abus de l'autorite paternelle provoque parfois des nivoltes de la part des 

enfants, surtout de la part des jeunes adultes. Des manifestations rebelles telles que le 

mariage clandestin et les altercations violentes refletent un bouleversement d'attitudes 

sociales. L'auteur met en relief I'idke que les actions du #re devraient avoir pour but le 

bien-etre et le bonheur de son enfant. 

Findement, nous avons etudie le r6le du pere mentor. Pour souligner les bonnes 

qualites du pere dam le domaine de l'education, Mme de Puisieux montre d'abord les 

dkfauts que peut causer un @re immoral et indifferent. Elle insiste sur le fait qu'un e n h t  a 

besoin de son Mre, et elle nous fait comprendre que le +re consciencieux s'occupe d'une 

rnaniere active de ['education de son enfant en etablissant un lien d'amitie et de confiance 

rnutuelle. 
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La diversite des personnages patemels dans les romans de Mrne de Puisieux montre 

qu'elle per~oit le *re au dix-huitieme siecle comme un personnage trk complexe. Les 

recherches historiques confirment que le +re depeint dam ses romans co'incide avec la 

realit6 historique, mais que ce portrait depasse eventuellement le #re contemporain : est-ce 

son dessein de proposer un modele du bon @re id* ? Nous avons conch que oui. 

Dans ses romans, Mme de Puisieux arrive a decrire son idee du #re ctidM)x Selon elle, 

un wrai)) *re aime la patemite, ce qui veut dire qu'il n'a pas honte d'etre *re en public. I1 

est affectueux et cherit ses enfants. En outre, il ne fait aucune discrimination entre ses 

enfants. Un avrai)) @re agit pour le biendtre de ses enfants et il consulte ses enfants pour 

connaitre leurs volontes. Par exemple, les deux ptires M. de S. Olban et M. de Fury ont pour 

but le bonheur de leurs enfants. 11s sont contents lorsque leurs enfants le sont: aLes deux 

peres se communiquoient leur joie en voyant leurs edants unis & heurem (GB, 162). Un 

((vrai)) @re est present dam la vie de ses enfants et il prend un r6le actif dans leur education. 

I1 est de plus un bon mentor. En traitant ses enfants sur un pied d'dgalite, il devient ainsi 

Ieur ami. 

Notons que Mrne de Puisieux ne fait pas de distinctions entre le comportement et les 

devoirs du pere envers les fils et ceux enven les filles. A vrai dire, les situations qu'elle 

presente sont si diverses qu'on ne p u t  pas les classer selon le genre masculin ou ferninin de 

l'enfant. Par exemple, a 1'Cgard de l'autorite paternelle, on ne peut pas constater que les 

filles soient plus soumises que les fils. Oui, Mlle de Valance oMit a son @re lorsqu'elle 

epouse le Comte de Zurlac. Mais Mlle de Sargi va contre les volontes de son #re. Le 

Marquis de Me*** attend la mort de son @re avant de se marier avec le Comtesse de Zurlac 

tandis que Lastink a plusieurs disputes violentes avec son @re. I1 n'y a pas non plus de 

difference apparente dans I'importance accordee par le @re a I'iducation des filles ou des 

fils. Selon Mme de Puisieux, le @re devrait itre une figure centrale dans la vie de tout 

enfant, adolescent et jeune adulte. 

I1 faut pourtant avouer qu'aucun personnage patemel dans les ouvrages de Mme de 

Puisieux, B l'exception de M. de S. 0lban:' ne reunit toutes les qualites du @re aid&b. 

Les peres plutbt bons comme M. Dumont, M. de Fury, M. de Terville (apres avoir reconnu 

40 Ce p&re est assez exceptionnel : i l  se sacrifie pour son fils. Ce sacrifice n'est pourtant pas sans rdcompense: 
((M. de S. Olban goQtoit ii long traits le plaisir de se voir un fils si aimable, se consoloit d'avoir quittd sa 
Charge, & renonck au repos de sa vie de province, dam I'espdrance que ce fils si cher alloit trouver des 
occasions de fortune & de bonheum (GB, 108). 
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sa fille) et M. de Valance (apres le mariage de sa fille) ont quelques-unes de ces qualites : 

par exemple, M. Dumont exprime l'affection et la tendresse pour son fils, tandis que le 

bonheur de ses filles est essentiel pour M. de Fwy. Dans ses oeuvres, Mme de Puisieux 

trace donc un portrait composite du @re ideal. C'est cependant M. de S. Olban qui 

s'approche le plus au prototype du +re ideal. 

I1 est important de noter que Mme de Puisieux cree ce personnage du *re ideal 

seulement vers la fin de sa carriere. Elle ne publie rien apres 1772; aLe Pere mentom est 

publie en 1769. Dam la societk en gCnCral, c'est a cette epoque que 17Cvolution de la 

conception du #re se concretise. 

A cette epoque, on commence a questionner certains aspects de 1'Ancien Regime- 

cornme l'autorite absolue du @re. Joseph Dubois atteste, ((C'est au dix-huitieme siecle que 

l'esprit d'examen et de libre recherche remplatp l'esprit de soumission et de respect 

traditiomel. Toutes les institutions h e n t  mises en demeure de produire leurs titres et de 

justi fier de Ieur legitirnite. La puissance paternelle elle-mtme n'tchappa pas a cette 

inquisition quasi-sacrilege)) (1 888, 179). Ce qui bouleverse rudement l'autorite paternelle, 

c'est le fait qu'on soumet a I'examen la hidrarchie maturelle)) qui existe dam la famille. 

Snyders affixme, c<...l'Encyclop&die refbe de voir dam le pouvoir du +re sur l'enfant la 

preuve que l'homme est, des sa naissance, subordonne et soumis, presque biotogiquement, a 

l'autorite; l'enfant doit ttre dit libre et raisonnable; simplement il n'exerce pas encore sa 

raison ni sa liberte)) (1 965, 320-32 1). Si l'on considere l'enf'ant cornme un ttre ((libre)) et 

ainsi egal a son +re, la hierarchic n'existe plus. Le titre du pire ne confere plus la 

superiorite. On doit, par consequent, redefinir le rde du fire. Daumas resume, {(L'esprit 

d 'autorite', qui met l'accent sur les devoirs dus aux parents, cede progressivement la place a 

I'esprit d 'e'q trite')> (1 990, 28). 

En reduisant l'autorite absolue du #re, on ne cherche pourtant pas a diminuer son 

importance dans la familIe. En effet, le r61e paternel devient de plus en plus important car 

on veut que le #re ait plus de contact avec ses enfants, et qu'il s'interesse a ses enfants. 

Daurnas explique, <<Le nouveau r6le des peres insiste sur leurs devoirs a l'egard des enfants: 

devoir educatif, devoir d'etablissement, qui constituent la reification de l'amow paternel. La 

patience et l'attention, la bonte et la tendresse, la bienveillance et l'indulgence font 

desormais partie du registre moral et cornportemental des pkresu (1990,64). Ce ((nouveau 

pire)) sera incarne dans le @re ideal de l'ouvrage de Mrne de Puisieux. 
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Precisons que ce ne sont pas seuiement les ecrits des philosophes qui proposent cette 

evolution du *re. ~ ' ~ ~ l i s e ,  la monarchie et les enfants eux-memes la soutiement aussi. 

Daurnas explique, ((Cette evolution se produit sous la pression conjointe de 1 ' ~ ~ l i s e  (qui 

insiste de plus en plus sur les devoirs parentaw), du pouvoir politique (qui abandonne peu a 

peu son r6le d'auxiliaire inconditionnel du chef de famille), et enfin des enfants eux-m*mes, 

plus turbulents qu'au siecle precedenb) (1990,28). Nknmoins, selon Lynn Hunt, il ne faut 

pas nier la grande influence des romans: ((Perhaps the most influential source for new 

attitudes about both fathers and children was the novel. The rise of the novel and the 

emergence of interest in children and a more affective family went hand in hand)) (1 992-2 1). 

Elle poursuit, ((As sensibility and individual subjectivity, even for children, came to be more 

and more emphasized, the role of the father was bound to change. A stem, repressive father 

was incompatible with the new model of the family as emotional center for the nurturing of 

children and the new model of the individual as an autonomous selfi) (1992,21). Hunt 

decrit ainsi l'evolution du +re au dix-huitieme siecle : 

The novels of the 1730s, 1740s, and 1 750s portrayed a family world in disarray, 
whether in novels by women in which wives confronted the abuses of husbands 4'  

or in novels by men in which tyrannical fathers were opposed by rebellious and 
sacrilegious sons ... In the novels and plays of the 1760s- 1 VOs, and l78Os, in 
contrast, the bourgeois drama with its emphasis on emotion and good family 
relations became prominent. (1992,23) 

Les romans de Mme de Puisieux font donc partie de cette influence litteraire. A l'instar de 

beaucoup de philosophes de son epoque, elle souhaite voir evoluer un nouveau type de #re. 

Elle utilise le roman pour illustrer ses idkes. Mais n'oublions pas qu'elle publie ses idees 

des 1750 dam son traite de morale Les CaractPres. Elle developpe donc sa conception du 

pere ideal bien avant d'autres philosophes. 

Pourtant toute la societe ne se rejouit pas de ce changement. Louis Sebastien Mercier, 

qui tcrit en 1783, montre un des desavantages de cette anouvelle conceptiom du @ r m n  

ne respecte plus le pire : (&en n ' e t o ~ e  plus un etranger que la maniere leste & peu 

respectueuse avec laquelle un fils parle ici a son pere. I1 le plaisante, le raille, se permet des 

propos indCcents sur I'ige de l'auteur de ses jours, & le pere a la molle complaisance d'en 

rire le premiem (((Enfants devant leur @re,, t4,61). 11 se plaint de la perte d7autorit6 

paternelle: 

4 I Nous avons dkjA note la diffdrence entre Mme de Puisiew et les autres femmes ecrivains A ce sujet. 
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Qu'un homme se marie, qu'il perde son epouse, le voila mine: les enfants 
viendront demander le bien de leur mere, poursuivront leur pere en justice, le 
reduiront a la mendicite. Les loix consacreront les indignes poursuites des enfants, 
& personne ne trouvera extraordimire ce mipris de l'autorite patemelle. Comment 
a-t-on pu annuller a ce point le pouvoir du chef de la farnille? (1 783, t4,62) 

L'historien Alfied Franklin dam son chapitre aL'Enfant : la layette, la nourrice, la vie de 

famille, les jouets et les j e w  (1 896) regrette aussi la perte de l'autorite absolue du #re au 

dix-huitieme siecle: 

Sous le regne de Louis WI, I'autorite patemelle s'etait encore amoindrie. Ws  cette 
epoque, la rigidite, la &verite parfois exagerees qui pesidaient a l'ancieme 
vie de famille sont remplactks, dam toutes les classes de la societe, par une 
indulgence coupable, une faiblesse sans borne, une farniliarite fort exageree aussi, 
qui rend l ' enh t  I'egal de son @re, en fait un compagnon, un camarade, a qui il 
devient bien dificile de faire accepter des reprirnandes et de d o ~ e r  des ordres. 
(1 896,224-225) 

Et i1 se peut que Mercier et Franklin aient raison. Car le changement d'attitude sociale 

envers le pere, et surtout celui envers l'autoritd paternelle, provoque d'autres changements. 

Sn yders explique : 

Souligner la difference entre l'autorite dans la societe civile et celle qui soutient la 
vie de la famille, et que le lien social ne s'est pas forme par l'extension du lien 
familial ni sur le mtme mdele, portera dew sortes de consiquences: la societe n7a 
pas a se referer a une situation d'indgalite naturelle-et donc le chernin est libre 
pour l'idte d'un contrat social, que des hommes originairement, essentiellement 
libres et egaw ont volontairement conclu, pour s'assurer la pleine possession de 
leur liberte et de leur egalite. Et d'autre part, ce que le pouvoir patemel perd en 
puissance absolue et par rapport a cette dignite superne qui le faisait regarder 
comrne le modele de tous les pouvoirs, il le regagne en pouvant se montrer 
tellement plus proche de ses enfants, de Ieurs hesitations et de leurs progres dans le 
vie de tous les jours. (1 965,2 1 ) 

I1 est neamnoins assez surprenant de noter combien la conception du piire evolue au 

cours du dix-huitieme siecle. Examinons, par exemple, la quatrieme strophe du poeme 

((Avis aux p&es de faxrille)) ecrit par De Coulanges vers la fin du dix-septieme siecle: 

Peres channez de vos enfans, 
Recevez cet avis sincere, 
Estant seuls prenez vostre temps 
Pour jouir des plaisirs de #re, 



Mais en public en verite, 
Suspender la patemite."* 

Le poeme dedaigne les ptires qui sont acharmes de leur paterniten. et ainsi reflete bien 

l'opinion publique a cette epoque: un *re devrait &re distant et tout-puissant. Mais un 

demi-siecle plus tard, Mrne de Puisieux souligne I'importance de l'affection paternelle et du 

devoir du phe  de devenir I'ami de ses enfants. C'est une transformation impressiomante 

d'attitude sociale. 

En fin de compte, apprbcions le fait que I'affection paternelle que renforce cette 

Cvolution du @re au dix-huitieme siecle dure jusqu'a nos temps. Cet aspect c<essentiel)> du 

pere n'a pas change depuis dew sitkles. En mtme temps, il semble que la conception du 

pere continue a evoluer. Nous n'avons qu'a considerer les multiples structures des familles 

qui existent aujourd'hui pow apercevoir differents modiles de figures paternelles 

impensables au dix-huitieme siecle. M a l e  cette nouvelle diversite, nous croyons que les 

pensees de Mme de Puisieux sur le #re demeurent valables mfme aujourd'hui. Tout @re a 

des responsabilites importantes envers son enfant: c . u n  pere ne b u t ]  abandonner cet objet 

important, sans etre indigne du nom de pere & de citoyem (GB, 88). 

I1 est aussi interessant de noter que I'autorite non seulement du pere mais le concept lui- 

m2me ne cesse d'kvoluer. Tout le long du dix-neuvieme et vingtieme siecles, nous assistons 

a la divalorisation progressive du pouvoir de I'autorite. La mise en question de I'egotisme 

et de la corruption des figures de pouvoir est a I'ordre du jour. Qu'il s'agisse du @re de 

f a i l l e  ou du monarque ou du president de la Republique ou de celui d'une corporation, 

I'idee d'un modde ideal est disparue. L'autoritC de I'homme aujourd'hui est remplacke par 

celle des finances. 

'' Ce poeme qui s'adresse A la bourgeoisie fait partie du Recueil de chansons choisies (citd par Franklin, 1896, 
2 10). 
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la vie et f'oeuvre tie Mme de Puisieux 

La vie de Madeleine d'Arsant de Puisieux est enveloppt5e de mystere. Quant aux 

documents oficiels, il n'existe que dew fiches de police en date du premier janvier 1749 et 

du 24 juillet de la meme annee et un decret de la Convention du 4 septembre 1795 : il 

n'existe ni acte de naissance ni acte de deces. Par consequent, pour tout renseignement sur 

sa vie, nous nous basons sur d'autres sources comme, par exemple, les anecdotes 

autobiographiques qui parsement ses traites de morale et ses discours prelirninaires, les 

memoires des gens qui l'ont connue, les Cvenements rapportes et les lettres. I1 faut pourtant 

avouer que meme ces sources sont tres peu nombreuses et parfois peu fiables. Signalons 

qu'a notre avis, les anecdotes qui se trouvent dans les Conseils ci une amie (1 749) sont de la 

plume de la narratrice, Madame Dee**. D'ailleurs, Mrne de Puisieux nous le dit: ((C'est 

donc Madame De*** qui parle)). Nous devrions donc considerer ces anecdotes cornme de la 

fiction. Par contre, les souvenirs dam les Rij7exions et uvis ( 1  761) sont de l'auteur. Mme 

de Puisiew y revele son dCcouragement de ne pas &re reconnue comme ecrivain. Le ton 

intime et frustre de ces reflexions timoigne que c'est l'auteur qui parle. 

La plupart des chercheurs s'accordent pour a f h n e r  que Madeleine dYArsant est nee a 

Paris en 1720. Cette date coihcide avec ce que Mme de Puisieux nous dit. Dam le discours 

preliminaire des Conseils, elle ecrit: d'ajoutai que j'allois passer a vingt-six ans pour une 

vieille fol le)) (C A, iv). Comme nous savons qu'elle redige ses Conseils en 1 747 puisqu'elle 

le declare dans la deuxieme partie des CaractGres (1 75 1 ): c< ...j e cornmenpi mes Conseils en 

1747)) (C, t2, vi), une simple soustraction nous donne la date de naissance ... 172 1. Si elle 

n'avait pas encore EtC son anniversaire a la fin de la redaction de cet ouvrage, elle serait nee 

en 1720. 

De son enfance nous ne savons presque rien, sauf que son @re meurt quand elle a deux 

ans : cc . . .mon pere m'ayant laissee orpheline B deux am, il n'y avoit pas d'apparence que la 

fortune qu'il me laissoit devint meillewe: ma mere etant comme toutes les autres, se rnit 

dam l'esprit que je devois faire un jour un grand maxiage)) (RA, 69-70). I1 se peut que la 

mort de son pere soit la raison pour laquelle Mme de Puisieux ache si fort d'Ctablir une 

riputation d'auteur. I1 est egalement possible que la disparition pr6maturCe du #re soit la 
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cause de la mefiance de cet auteur pour les hommes. A plusieurs reprises, Mrne de 

Puisieux repkte : (i ... on m'avoit inspire assez d7eloignement pour les hornmes~ (RA, 34); 

(<...je trouvai peu d'hornrnes qui ne me parussent insupportables)) (RA, 35); <<Nan, je ne hais 

pas les hommes; mais je meprise le general)) (RA, 288-289). 

Nous apprenons aussi que la jeune Madeleine d'Arsant, bien qu'elle ne soit pas pauvre, 

ne vit pas dans le luxe. I1 nous sembie pourtant que la farnille ad'Arsanb) doit appartenir 

soit a la haute bourgeoisie, soit a la petite noblesse. Sinon, la mere de l'ecrivain ne pourrait 

jamais esptirer que sa fille (([ferait] un jour un grand mariage)). De plus, lorsque Mme de 

Puisieux a seize ans can homme de condition, riche & titre)) (IW, 54) lui offie sa main. Ce 

fait semble peu concevable si elle n'etait qu'une <(bourgeoisew. 

La jeunesse de Mrne de Puisiew est un enigme. Nous savons qu'a douze am, elle est a 

Port-Royal : (<On me mit au Couvent de P*. R*, a douze ans ; & j'y demeurai jusqu'a dix- 

septa (CA, iii). Elle ne nous dit absolurnent rien de son s6jour au couvent, excepte de son 

amitie avec Madame De***. Nous ignorons si Mme Dee** a kellement existe. I1 est plus 

probable qu'elle ne soit qu'une creation litteraire. Ndanmoins, Mme de Puisieux raconte 

qu'elle la voyait tous les soirs et que cette femme l'a instruite <<de la politique, de la finesse, 

des usages, de la galanterie)) (CA, vii). Elle continue : <<Enfin, graces a ces leqons, je sortis 

du Couvent aussi instruite que s'il y avoit eu dix ans que je hsse  dans le m o n d e ~  (CA, vii). 

Meme si elle reste silencieuse sur son s60ur:~ elle n'hesite pas 6 critiquer l'education 

qu'elle y a recue, bien que ce soit Mme De*** qui parle : <(On vous a donne des Maitres ici, 

qui vous ont apris quelque chose : on vous en domera du be1 air dans le monde, qui ne vous 

aprendront rien ; mais c'est l'usage)) (CA, 3). 

Une des anecdotes de l'auteur nous revele que la jeune Madeleine dYArsant a beaucoup 

d'imagination et qu'elle passe souvent son temps h :ii :i;ture : ((A douze ans j'avois lu des 

romans. Cette lecture ne me donna pas envie d'aimer ; mais elle me fit imaginer qu'il y 

avoit un grand plaisir a l'etre)) (IW, 33-34). La fille precoce commence meme a chercher un 

arnant, mais tous les hommes qu'elle considere ne sont pas dignes de son inter& Elle cree 

donc un amant imaginaire: i(Ne trouvant donc point d'objet digne de mon attention, 

je me songeai un amant d'idee, si beau, si parfait, qu'il n'y avoit pas d'apparence que je 

Alice Laborde dam son ouvrage, Diderot et Maubme de Puisieur ( 1  984), presente son idee du sejour de 
I'auteur a Pon-Royal. De phs,  elle parle en dttail de I'kducation que Mme de Puisieux y a probablement 
recue. 
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pusse jarnais le realiser.. .Si par hasard j'en rencontrois quelqu'un qui eiit quelque trait de 

rnon amant imaginaire, il me sembloit qu'il y avoit tant de diflerence du c6te de l'esprit & 

des sentimens, que je revenois bient6t a rnon imagination>> (RA, 34-35). Cet amant 

imaginaire la suit pendant quelques annees jusqu'au jour ou e lk  croit le voir en chair et en 

Je passai quelques annees avec cette chimere dans l'esprit.. .Un jour que j'etois au 
ball je rencontrai une figure qui ressembloit a rnon Silphe : je m z a r r h i  a le 
considerer avec une attention si marquee, que le Cavalier qui me donnoit le bras, me 
demmda, d'un ton chagrin, ce que je regardois : quelqu'un qui me plait, lui 
repondis-je sans reflexion. Mon Silphe s'etoit apperqu que je l'avois remarque : il 
me poursuivit toute la nuit au grand regret de rnon Ecuyer, qui alla se plaindre a ma 
mere de ma coquetterie, & m'attira des reprimandes tres-severes. (RA, 35-36) 

Cornme la jeune femme craint d'&e la cause d'une querelle, elle ordonne a son ~Silphe)) de 

s'eloigner : ((Je ne le vis que quelques annkes apres ; il me parut alors qu'il ne ressembloit 

plus a rnon Silphe)) (RA, 37). Madeleine d'Arsant la realiste commence donc a s'afirmer. 

A I'Qe de seize am, Madeleine d'Arsant a l'occasion d'epouser un homrne noble et 

riche. Elle raconte: d'aurois ete rnarie tres-grandement, si j'avois pii vaincre rnon aversion 

pour un homme qui m'offioit sa main. Ma mere, mes parens, mes amis assembles ne purent 

me faire entendre qu'un homme de condition, riche & titre, pouvoit faire le bonheur d'une 

femme : il avoit cinquant-sept ans, & je n'en avois que seize)) (RA, 54). Cornme cet 

hornrne a des enfants d'un premier lit, elle se rend compte qu'il ne pourrait pas lui laisser un 

douaire convenable a sa mort: d'aurois eu un douaire qui ne m'auroit pas suffi pour vivre 

mediocrement, & j'aurois eu un nom qui m'auroit g h i e  pour me rematien) (RA, 55). Elle 

h i  6te l'idee de l'epouser en h i  disant : (<...que je le croyois trop galant homme & trop 

prevoyant, pour profiter de l'envie que ma mere avoit de conclure un mariage que ne 

pouvoit etre heureu pour moi, puisque j'aimois quelqu'un qui m'etoit miewr assorti [ce qui 

n'Ctait pas vrai]. I1 devint rouge cornme le feu, & me repondit qu'il m'etoit du moins oblige 

de ma sincerite)) (RA, 55). Malgre la h e u r  de sa mere, la jeune femme est contente d'Ctre 

deliwee d'un amant qui lui deplait tant. 

Nous ignorons la date de son mariage avec Philippe-Florent de Puisieux, mais certains 

chercheurs croient que la ckrkmonie a eu lieu en 1737 Caborde, 1984, 158 ; Antonette 

Josepha Merritt, 1993,2). Puisieux est ne a Meaux, le 28 novembre 1713. I1 est avocat au 

Parlement de Paris, mais preferant la litteratwe a la magistrature, il change vite sa cam6re. 
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Ce changernent de carriere suppose une certaine aisance financiere comme le suggkre 

Laborde (1 984, 158). Puisieux devient traducteur d'une grande quantite d'oeuvres en 

anglais, en italien et en latin. La plupart de ces ouvrages sont scientifiques, mais Puisiew 

traduit aussi quelques romans de Fielding et plusieurs recits de voyages. Curieusement, il 

publie toutes ses traductions sous I'anonymat, contrairement a Mme de Puisieux qui est 

outree lorsqu'une traduction anglaise en 175 1 de ses CuractGres porte le nom d'une autre 

femme. 

Mrne de Puisiew dit tres peu sur son mariage. Selon un rapport de police en date du 

premier janvier 1749, les Puisieux habitent ((rue Saint-Louis dans I'Isle, chez Caudew (cite 

par Franco Venturi, 1939, 138). I1 nous semble que les premieres annkes sont heureuses car 

notre auteur ecrit : <c...dans la premiere annee d'un rnariage heureux, U'Ctais] adoree de mon 

epoux, estirnee de mes amis, & contente de mon etat & de ma fortune)) (C, tl,  83)' mais elle 

ne revele rien de plus. Elle demeure donc discrete sur ses rapports avec son mari. 

Neanmoins, on trouve interessante cette phrase a la fin d'une anecdote qui parle de I'etat 

ephemere de la faveur : ctPhiIippe s'est apperqu que j'avois plus d'esprit que luin (C, t l,57). 

Est-il possible que cette inegalite d'esprit ctee des difficultes au sein du mariage? En tout 

cas, nous savons que Mme de Puisieux se lie avec Denis Diderot en 1744. 

A notre avis, la liaison entre Mme de Puisieux et Diderot date de 1744 et continue 

jusqu'au 1749. L'auteur ecrit dam la deuxieme partie des Caractt?res, disponible des le 8 

fevrier 1 75 1 : 

Les CaractCres parurent l'annee derniere [donc, en 17501, on voulut bien fermer les 
y e w  sur les touches de  femmes qui s'y rencontrent partout, pour I'attribuer a un 
S~avant, qui eloigne du monde, fait gloire d'ignorer ses maximes, & qui avoit etC 
occupt5, pendant le cows de cette composition, d'une maniere qui I'avoit tenu loin 
de ses arnis, & qui ne h i  laissoit la liberte de penser a rien autre chose qu'a ses 
chagrins. (C, t2, vi) 

Cela laisse croire que les rapports entre notre ecrivain et Diderot se refioidissent vers la fin 

de 1 749. Mme de Puisieux le confirme dans sa lettre a Voltaire en date du 15 fevrier 1752 : 

((Depuis pres de trois ans j'ai separe l'auteur aimable d'avec l'homme qui merite le titre, 

l'esprit superieur d'avec le caractere solide, l'homme enfin qui montre les vertus d'avec 

ceIui qui les a reelement . ' t i e  outragee m'a fait une loi de ce sacrifice ; je ne me 

chargerai donc point, Monsieur, de porter vos compliments a cet homme celebre, car je ne le 

vois poinb (citee par Laborde, 1 984'28). La liaison dure neanrnoins cinq ans. Le rapport 
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de police en date du 24 juillet 1749 note que ccpiderot) est matiti et a eu cependant Mrne 

de Puisiew pour maitresse pendant assez de tempsw (cite par Venturi, 1939,379). Et en 

parlant de Diderot. notre auteur ecrit dans la deuxieme partie des Caracttres (1 75 1): c . j 7 a i  

appris que cinq ans d'habitude ne devoilent pas le fond du coeur quand les gens ont interet 

de le deguisem (C, t.2, vi). 

La liaison entre Mme de Puisieux et Diderot a incite beaucoup de spkulations de la part 

des biographes de Diderot. Andre Billy, par exemple, dicrit ainsi leur rencontre : 

Dans son petit monde d'kcrivains besogneux, Diderot avait lie comaissance avec un 
homme de son Gge, s@cialiste des traductions, Philippe de Puisieux.. .Ce demier 
etait marie a une femme qui se piquait d'krire et s'estimait fort au-dessus de lui. 
TouchCe par le b d a n t  genie de Diderot, elle h i  fit comprendre qu'elle ne lui serait 
pas cruelle et il donna dam le piege de tout son coeur. I1 entreprit de la former a la 
philosophie et au style. (1932, 55) 

I1 est tres probable que Mme de Puisieux et Diderot se soient rencontres griice a Puisieux. A 

cette epoque, Diderot travaille avec Toussaint et Eidous sur la traduction du Dictionnaire de 

rnidecine de James. Cornme Puisiewr est l'ami d'Eidous, il doit rencontrer Diderot. Cette 

rencontre doit aussi etre favorable car Puisieux aide Diderot avec le premier volume de 

l ' ~ n c ~ c l o ~ ~ d i e . *  I1 est pourtant clair que la plupart des biographes sont influences par le 

rkcit errone que prisente Madame de Vandeul, la fille de Diderot, dans ses Mhoires pour 

servir ii l 'histoire de la vie et des ouvrages de ~iderot? 

I1 semble que ces biographes se fixent sur cette phrase : ((Madame de Puisieux etait 

pauvre ; elle demanda de l'argent a mon @en (Vandeul, 183 1,25). E.-A. Spoll l'appelle 

ccla belle necessiteuse~ (1 882, v). Selon Billy, Mme de Puisieux est <<insatiable)) (1932,67), 

ccvaniteuse, coquette, fiivole, extravagante, insensee, [elle renouvelle] continuellement ses 

demandes d'argeno) (1932,71). MCme Arthur Wilson, apres avoir refbte le recit de Mme de 

Vandeul, Ccrit : ((The little that is known of Mme de Puisieux has about it a disagreeable 

and distastefbl flavom (1972,65). Cependant Mme de Puisieux n'est pas pauvre, d'ailleurs 

elle nous le dit : ((Cornme je n'ai besoin ni d'argent ni de faveurs, je ne dedierai point mon 

ouvrageu (CA, viii). Pellisson soutient egalement ce fait : ((En faisant choix de son ami, il 

U Son nom figure sur la liste des contributeurs: aMM. de Puisieux, Charpentier, Mabile et de Vienne ont aidd 
M. Diderot dans la description de plusieurs arts.)) EncyclopPdie, discours pdliminaire de tome 1 Varis: 175 I), 
xlv. 

45 Cam i Ile Gamier dam sa th&se intituld Madame de Puisieux: Moraliste el romancikre ( 1 978) nous explique 
les raisons pour lesquelles Angdique de Vandeul a probablement fabrique un tel rdcit. 



1 04 
est certain qu'elle n'6cout.a ni la vanitk, ni l'interet. A cette heure, au commencement de 

1745 [ou plut6t 17441, la reputation n'etait pas encore venue a Diderot ; il travaillait a des 

besognes obscures dam une e q u i p  de litterateurs)) (1910,203). Garnier ajoute, ((...nous ne 

trouvons dans les oeuvres d'inspiration autobiographiques aucune trace de cette avidite 

financiere ou de cette cruaute egoi'ste ni aucun element qui aurait pu corroborer cette opinion 

peu flatteuse ou meme justifier, apres amplification litteraire, le portrait caricahiraf de 

Madeleine d'ksant de Puisiewo) (1 978,23). 

La liaison entre ces d e w  ecrivains reste obscure. Dans une lettre a Voltaire en date du 

1 1 juin 1749, Diderot parle d'une (<passion violente qui dispose presqu'entierement de moyn 

(Correspondance, t l,79). La plupart des chercheurs reconnaissent que cette passion est 

pour Mrne de Puisieux. Mme de Puisieux, pour sa part, parle d'une amitit profonde, et elle 

ecrit que Diderot est (an ami, pour qui je n'ai rien de cache)) (CA, iv). 11s ont ainsi 

l'habitude de se montrer leurs cahiers de brouillons ; ils collaborent mtme a la redaction de 

plusieurs oeuvres de Diderot, notamment L 'Oiseau blanc, conte bleu (kcrit en 1748, publie 

en 1798) et son roman Les Bijoux indiscrets (1748). 

Au cours de cette liaison, Mme de Puisieux, encouragee par Diderot, dibute sa carriere 

d'ecrivain. Elle compose une collection de N m e s  et un conte. Elle rkdige et publie aussi 

les Conseils, son premier traite de morale. De plus, comme la premiere partie des 

CuractBres est disponible dks le printemps de 1750, Mrne de Puisieux a dQ la kdiger en 

1749 lorsqu'elle est encore intime avec Diderot. Ces ouvrages constituent ses premiers pas 

dam sa vie d'auteur. Bien que Diderot encourage Mme de Puisieux a ecrire, on ne doit pas 

ignorer que Mme de Puisieux influence aussi Diderot. Car c'est au cows de cette liaison que 

le genie de Diderot peut se developper. Selon Gamier, ctC'est pourtant dwant cette p&iode 

(1 745-1 749) que I'originalite et la maturite de p e d e  de Diderot s'affirment. Au lieu de 

voir en Madame de Puisiew la compagne intellectuelle, au r6le peutCtre fort modeste, de 

ces annees fecondes, on s'obstine a faire d'elle un parasite suns mdrite ni vertzm (1978,25). 

Mme de Puisieux devoile ce que Marie-France Silver appelle son ((ambition feminine 

littkraire non deguisee)) (1994,200) des son premier ouvrage publie. Dans ses Conseils 

(1 749), elle ecrit : aJe montrai donc a M. D*** mes cahiers, lorsqu'ils fiuent acheves. I1 les 

exarnina en m i ,  c'est-a-dire, qu'il ne me flatta point. J'avoue qu'il me fit un grand plaisir, 

quand il m'aprit qu'ils n'ktoient pas indignes de l'impressiom (CA, iv). Plus loin elle 

declare qu'elle est pSte a sacrifier les convenances feminines, comme sa beaute, pour ttre 
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auteur: ((. . .mais a present que je veux itre Auteur, il faut renoxlcer de toute necessite aux 

charmes de la figure ; la beaute ne s'accornmode pas des veilles que demandent I'etude & 

1' aplicatiom (CA, vi). Lonque nous nous souvenons que la plupart des femmes du dix- 

huitieme siecle publient des romans sous I'anonymat ou sous des noms d'emprunt, il est 

surprenant de constater que Mme de Puisieux ose avouer son ambition d'une maniere si 

k c h e .  Elle est fiere d'etre auteur. 

Elle veut cependant souligner qu'elle est seule responsable de ses ecrits : personne ne 

l'aide. Elle ecrit : 

. . .je n'exigeois de lui Piderot] que des observations. Si donc cet Ouvrage est 
defectueux, c'est moi qui I'ai voulu comme il est.. . Ce n'est pas que je ne connoisse 
de beaux esprits, dont les talens sont fort a mon service, & qui rendroient mes 
Ouvrages tres-peignes, tks-jolis, si je voulois qu'ils ne m'appartinssent pas. Ces 
Messieurs me font grand plaisir a entendre ; mais ils ne toucheront a rien de tout ce 
qui est a moi. (CA, v-vi) 

Malheureusement, ses contemporains ne la croient pas. Le rapport de police en date du 

premier j anvier 1 749 constate i< [qu'elle] vient de faire un livre intitule Conseils ii une Arnie. 

C'est Diderot son bon ami qui a fait tout le corps de ce livren (cite par Venturi, 1939, 138). 

Dans sa Correspondunce Littiraire de 1749, Friedrich Melchior Grirnm est encore moins 

flatteur : aJ'ignore de qui est ce livre, mais je suis s 4  qu'il a ete comge par M. Diderot ...[ le 

style] est trivial et neglige, souvent m h e  bas ; et si une dame est vraiment l'auteur de cet 

ouvrage, ce n'est qu'une  bourgeoise^ (tl '28 1). Pourtant les Comeils ont du succes. Meme 

Grirnm l'admet : ~ C e t t e  e spke  de hors-d'oeuvre est assez agreable ; il y regne cet air libre 

et badin qui donne envie de lire l'ouvragen (1 749, tl,  28 1). Et vingt ans apres la parution du 

livre, l'abb6 Joseph de La Porte declarers son admiration : a c e  sont d'excellens principes 

d'education, capabtes de former une jeune Demoiselle aux vertus & aux biensiances)) (1 769, 

lettre viii, 106). 

Malgrk le succes du livre, Mme de Puisieux est d d ~ u e  par les critiques negatives. Elle 

ne va pourtant pas abandomer l'ecriture : 

Ma jeunesse & ma vivacite m'emNcherent de voir les inconvhiens attaches a la 
reputation que je voulois acquerir ; je n'apperqus que des flews sur mon passage, & 
je croyois tout dir a mon sexe & a mon education : j'ai trouve cependant sous les 
pieds des epines pergantes, que j'ai senties ; mais qui ne m'ont pas ernpkhee 
d'avancer dam la caniere que je voulois courir. (C, t2, vi) 

Elle veut toujoun se faire une reputation d'auteur, mais il est evident qu'elle est fichee par 
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le manque de reco~aissance. Son exasphtion est evidente dans le paragraphe qui suit : 

Bien loin d'encourager les Dames a faire honneur a leur Patrie par des Ouvrages 
d'esprit, on parviendra a les renfermer dans les bomes du silence, & de la timidite 
attachee a mon Sexe. Les F r q o i s  si portds aux Sciences & awc Talens, ne peuvent 
se resoudre a les admirer, & a les reconnoitre que dans les hommes. D'ou ndt m e  
si basse rivalite ? Craignent-ils que nous les surpassions ? (C, t2, v) 

I1 nous semble que Mme de Puisieux peut tolkrer les jugements skveres, rnais qu'elle trouve 

insupportable le fait que tout le monde croit que Diderot a ecrit son ouvrage. Elle veut &re 

reconnue cornme auteur, non comme nom d'ernprunt : (ion me fit la grace de croire que 

mon nom ktoit fait pour etre prste a quelquYun>> (C, t2, vi). C'est peut4tre une des raisons 

pour la mesentente entre notre krivain et Diderot- 

Nous ignorons la cause de la rupture entre Mme de Puisieux et Diderot, mais il semble 

que la femme de Diderot y ait joue sa part. Gamier demande: ((Serait-ce parce que la vie 

familiale est devenue un enfer? Serait-ce pace que la jalousie et les recriminations de 

Nanette empoisonnent ce bonheur illicite?~ (1978,27). Dans la meme lettre a Voltaire du 

1 1 juin 1749, Diderot ecrit : ~...je suis enchahe dam ma retraite par des chagrins de famille 

qui ne me laissent presqu'aucune liberte d'esprib) (Correspondance, t l,78-79). Mrne de 

Puisieux fait aussi allusion a ces <<chagrins)> de Diderot dans son discours prelimhaire de la 

deuxieme partie des CaractGres (1 75 1 ): N ...m S~avant ...qui ne lui laissoit la libertk de 

penser a rien autre chose qu'a ses chagrins,, (C, t2, vi). De plus, le rddacteur de la 

Bigarrure, qui selon Leon Gomy etait ~gendralement bien informen (1971, 127), affme le 

mauvais caractere de Mme Diderot dans sa lettre du 3 decembre 175 1 : 

... elle ne cessait de persdcuter son mari, toutes les fois qu'elle soupqo~ai t  qu'il 
venait de chez Mrne Puisieux. Si l'on joint a cela que cette femme est une seconde 
Xantippe, qui gronde sans cesse et n'est jarnais contente, on pourra se figurer quel 
carillon il devait y avoir dam la maison de notre philosophe. Pour faire cesser tout 
ce tintamarre, M. Diderot, en homme prudent, a souscrit a m  volontis de sa femme 
et a rompu tout commerce avec Mine Puisieux. (La Bigarmre, a la Haye, 175 1, 
tXVIII, n.8-cite par Venturi, 1939, 136) 

Le redacteur ajoute qu'il y a eu un jour me bagarre violente entre Mme de Puisieux et Mme 

Diderot. I1 decrit I'evenement avec enthousiasme. Peu imprte la veritable raison de la 

rupture entre Mme de Puisieux et Diderot, elle n'est certes pas sans rancune. 

Apres la fin de la liaison, notre auteur publie la deuxieme partie des CaracfGres (175 1). 

En depit de I'opinion de Grirnm, qui dit que ((La morale de Mme de Puisieux est 



107 
extremement relichee, et elle fait beaucoup de reflexions qui ne font pas honneur a son 

coeur. Son ouvrage, des qu'il parut, revolta les gens qui pensent et qui sentenb, (1 75 1, t2, 

29), ce traite de morale a aussi du succes ; i1 est dediti, avec la premiere partie, en 1752 et 

en 1755, et traduit en anglais en 175 1. Gr5ce a cette Gussite, Mme de Puisieux decide de 

tenter un nouveau genre : elle devient romanciere. Le Plaisir et la volupte' parait en 1752, 

L 'Education du Marquis de *** ou mimoires de la Cornfesse de Zurlac est disponible en 

1753, et Zamor et Almanzine ou I 'inuiiliti de l'esprit et du bon sens est en vente en 1 7 5 5 . ~ ~  

Tous ces ouvrages sont reeditis, ce qui fait preuve de lew succes. Freron fait m&ne l'eloge 

de I'auteur pour la Comtesse de ZurZac (1753). I1 h i t  : 

Madame de Puisieux, qui s'est deja fait connoitre avantageusernent par plusieurs 
ouvrages Grieux, les Conseils a une Amie, les Caracf6res &c, a sans doute compris 
qu'avec la facilite qu'elle a pour ecrire, elle trouveroit dam sa facon de penser assez 
de principes de morale, assez d'exemples de vertu pour composer des Romans 
agreables, instructifs & interessans ... I1 ne falloit pas moins que la purete du style & 
la delicatesse des sentimens, qui eclatent dans cet ouvrage, pour dormer un air de 
nouveaute a des choses rebattues. On peut hardirnent inviter Madame de Puisieux a 
se livrer a un genre dans lequel elle est s k  de &ussir. (1 754, t3,26) 

Mme de Puisieux est enfin reconnue cornme I'auteur de ses propres ouvrages. De plus, les 

critiques les aiment. Quel bonheur ! Malheureusement, ce triomphe n'est que trop 

ephemere. Car tandis que Freron aime la Comtesse de Zurlac, il est moins satisfait de 

Zamor et Almanzine (1755): HA quoi donc servent l'esprit & le bon sens, demande Madame 

de Puisieux? A mettre dans un Roman plus d'ilegance, plus de liaison, plus d' interst, plus 

de vraisemblance, plus d'invention, & sur-tout plus de decencen (1 755, t4,47). 

Entre 1755 et 1761, Mme de Puisieux ne publie rien. Elle nous explique dam les 

Rkflexions (1 761) qu'elle (([est] occupke depuis sept ans a un travail d'un genre tout 

diflerenb) (RA, v). I1 s'agit ici de l'education de son fils dont nous ignorons la date de 

naissance: est-il ne en 1745 ou plus t6t? Si Mrne de Puisieux s'occupe de son education 

jusqu'a H g e  ou il serait pr6t d'aller au college (environ douze am), il serait ne en 1749. 

Est-il possible que son fils soit le fruit de sa liaison avec Diderot? Le redacteur de la 

46 El le n'est pourtant pas I'auteur de I'essai La Femme n 'esr par infirieure a f 'homme (publie en France en 
1750) que Laborde lui attribue errondment. Cet essai, &idit6 en 175 I sous le titre Le Triomphe des domes, est, 
en fait, une traduction de I'ouvrage anglais, Woman not Interior to man (1739)' dont I'auteur est probablement 
Lady Mary Wortley Montagu. Le traducteur de la version fianwise est M. de Puisieux. Gamier, "<<La Femme 
n'est pas infbrieure & I'hommen (1 750): oeuvre de Madeleine Darsant de Puisieux ou simple ttaduction 
fran~aise?" ( 1987)' 709-7 13. 
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Bigarrure semble confirmer cette spt5culation lorsqu'il dicrit la bagarre entre notre auteur 

et la femme de Diderot: (((Mrne de Puisieux] passant, avec deux de ses enfants, sous les 

fenetres de M. Diderot, et apercevant sa femme qui venait d'y mettre la tete, elle prit ce 

moment pour invectiver contre elle ...E lle lui dit]: Tiens, mairresse Guenon, regarde ces 

deux enfants, ils sonr de ton mari, qui ne f 'a jamais fait I 'honneur de r 'en donner autanh, 

(cite par Venturi, 1939, 136). Si cette dispute a lieu en novembre 175 1 (comme le suggere 

la Bigamre), son fils aurait deux ans. Nous ne savons malheureusement pas ce qui est 

arrive a l'autre enfant. Neanrnoins, l'education de son fils est un travail important pour 

Mme de Puisieux. Elle lui permet de developper ses idees sur I'education. 

Les RPflexions paraissent en 1761. Mrne de Puisieux nous dit qu'elle n'avait pas 

i'intention de les publier : d'avoue sincerement que mon dessein n'etoit point de leur faire 

voir le jour ; que je suis tomwe dam m e  esptke de dkouragement qui suit toujours le peu 

d7es~rance  ; & que la vie champiitre que je mene, ne me l a k e  que des regrets & l'amour 

du repos)) (RA, v). En outre, elle n'krira plus de traites de morale : .. .voici mon dernier 

Ouvrage de cette naturen (RA, vi). C'est pourtant le ton dCcouragC caractirisant cet ouvrage 

qui frappe le lecteur. 

I1 est evident que Mrne de Puisiew n'atteint pas la rkputation d'auteur qu'elle cherche. 

Dam les Rhflexions (1 761), en (dpr imandan~ une jeune fille, elle se moque de sa propre 

ambition : aEn verite, je suis presque Gchee que vous ayez employC douze de vos plus 

belles annees a vous instruire de choses qui sont comptees pour rien. Un homme, avec le 

quart de vos talens, auroit fait sa fortune, & peut4tre sa riputation : une jolie figure vous 

suffisoit ; vous ne serez ni miewt mariee, ni plus heureuse, pour etre mieux instruiten (RA, 

22). C'est bien Mme de Puisieux qui passe douze ans a l'etude et a l'ecriture, et d o n  elle, 

tout est en vain. Dans un autre paragraphe, elle dCcrit toutes les difficult& qu'elle eprouve : 

Quoi ! vous semblez vouioir donner quelqu'ouvrage au public ! A quoi pensez- 
vous ? Connoissez-vous bien tous les dCsagrt5mens attach& a la qualit6 
d7Auteur ?. . .Je ne pourrois vous rien dire de plus fort, pour vous guerir de I'envie 
de montrer a tout le monde ce que vous valez. Bien des gens ne pardonnent pas 
d'etre plus kclaire qu'eux : les femmes sur-tout ne vous passeroient point I'honneur 
que vous feriez a notre sexe ; c'est un crime a leurs yeux que de savoir ecrire, & 
encore plus de le publier. (RA, 246-250) 

Mme de Puisieux, qui travaille si fort pour Ctablir une &putation, essuie la derision 



des homrnes et le mipris des femmes. Son decouragement est evident dans Ie passage 

qui suit : 

Je ne connois point d'etat plus Gcheux que celui du decouragement. L'ame la plus 
active est dam une esp6ce de Iethargie qui la rend insensible a presque tous les 
evenernents etrangers.. -11 a ete un temps ou toutes rnes actions & rnes penskes 
avoient un objet : l'envie de plaire ou de reussir m'auroit fait transporter des 
montagnes ; mon courage ne comoissoit point de difficulte. L'amour de la gloire, 
par exemple, applanit les sentiers les plus diffkiles : on passe des nuits a lire & a 
s'instruire aux depens de ses yeux & de sa santk.. .Mais a quoi m'ont servi rnes 
inutiles soins ? A acquerir quelques talens assez superficiels, qui cependant feroient 
mon bonhew, sans le decouragement.. . h i  demande des graces, sans en obtenir ; 
j'ai eu I'apparence de quelque crkdit sans effet ; j'ai eu des distinctions sans 
fruit.. J'ecris encore, mais c'est avec une nonchalance qui prouve bien que je ne 
suis plus encouragee par rien. Dix ouwages 47 de moi n'ont pas W suffisans pour 
faire revenir le public qui ne sait pas lire, de la ridicule prevention, qu'une femme ne 
sait pas penser.. .En vente, mon exemple doit a d t e r  toutes celles qui voudroient se 
faire une kputation. Oh mene-t-elle, encore m e  fois ? A rien. (lU, 298-300) 

Sa detresse nous bodeverse. MEme si rien de concret nous indique ce qui se passe entre 

1 755 et 176 1, il est clair que Mme de Puisieux est fort affligee. Les attaques personnelles de 

la critique telles que celles de Grimm n'aident were : <ton voit qu'eile court apres l'esprit, 

et cela Iui dome un ton de pretention  insupportable^ (1 755, t3,3 1). Elle continue 

neanmoins a ecrire et a publier : Alzarac ou la nkcessitk d 'Gtre inconstant parait en 1762, 

suivi d'une comedie en 1763, Le Marquis a la mode, qui n'est probablement jamais jouee 

officiellement. 

Nous apprenons qu'en 1764 Mme de Puisieux vit au chiiteau de V i n c e ~ e s  depuis 

quelques anntes. Dans une lettre au Comte Marc-Pierre d9~rgenson?* on apprend que le 

fils de d'Argenson lui donne un appartement et qu'elle s'occupe encore de l'education de 

son fils : eL7appartement que M. votre fils m'a donne, la Musique, rnes livres, le cabinet 

d7histoire Naturelle que je me forme, l'education de mon fils, rnes occupations litteraires, 

rnes arnis enfin [font] le bonheur de ma vie)) (cit6e par Laborde, 1984, 175). De plus, elle dit 

47 On a trouvd seulernent six ouvrages de Mme de Puisieux publies entre 1749 et 176 1 : Conseils ti une amie 
( 1 749), Les Caracteres 1 (1  750), Les Caracrkres 11 ( 1 75 1 ), Le Plaisir er la volupr& (1 X2), L '~ducarion du 
Marquis de ou mkmoires de la  Comresse de ZurZac ( 1 753), et Zamor er AZman7ine (1  755). D'aprts Mme 
de Puisieux, il y en a eu dix. I1 nous manque alors quatre ouvrages. 

48 Lieutenant general de la police et puis secrdtaire d ' ~ t a t  au ministtre de la guerre. L'importance de 
d'Argenson est incontesttie, et Mme de Puisieux I'a considdrd comme un de ses amis. Elle h i t :  c< ...j' ai cru 
devoir vous demander, Monsieur, vos conseils et le secours de votre amitien (citCe par Laborde, 1984, 175). 
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qu'elle considere une proposition honorable et, par consiquent, qu'elle veut les conseils 

de son ami. 

Apparemment, M. d'Aubigny, directeur de 1'~cole Militaire de Grenelle a I'epoque, 

lui propose la direction de la Maison de la Fleche. Ce college priparatoire vient d'etre 

rattache a 1 '~cole  militaire dans le but de former jusqu'a I'sge de dix ans les jeunes nobles 

destin6s a I' Armee. M. d'Aubigny, qui approuve l'education que Mme de Puisieux a domee 

a son propre fils, croit qu'elle peut aussi reussir dans le meme but avec deux cents eleves. 

Notre auteur avoue pourtant ses reserves et ses inquietudes : 

M. d'Aubigny m'a dit que la place qu'il me proposait, me convenait par des raisons 
prises sans doute dans I'opinion qu'il a de mon caractere, de mes principes et de ma 
conduite. Mais plus cette place marque de confiance, plus j ' y trouve non pas de 
dificulte ... mais de trouble et d'inquiktude ... Son dessein ne dirninue pas la pesanteur 
du fardeau ... il n'est pas question ici d'un enfhnt dont le caractere et les inclinations 
heureuses, m'ont abrkge un travail long et Nnible ; ce sont d e w  cents enfants parmi 
lesquels il s'en trouvera d'aimables, mais dont la plupart seront cruels ; c'est une 
grande partie de la jeune Noblesse du Royaume dont l'enfance sera confike a mes 
soins. (citee par Laborde, 1984, 175-1 76) 

I1 semble que l'idee d'elever d e w  cents enfants soit un peu accablante. Quoique la 

responsabilite de ce college hi  porte beaucoup d'homeur, Mme de Puisiew n'est pas s k e  

que I'honneur vaille le sacrifice de son r e p s  et de son bonheur. En tout cas, ce projet 

n'aboutit jamais a cause des probltmes economiques (Gamier, 1978'38). I1 est neanmoins 

interessant de noter que plusieurs personnes renommkes, tels que d'Argenson et d'Aubigny, 

ont borne opinion des pensees morales de Madeleine de Puisieux. En outre, cette 

proposition pousse Mme de Puisieux a examiner serieusement les problemes dans le systkme 

pedagogique franqais. Ces reflexions la mtneront B ecrire un manuel sur l'iducation. 

Malheureusement ce rnanuel n'est jamais publie et le manuscrit est perdu, mais son 

Prospeci us sur un ouvrage important (Prospectus relatifir l '&cation des enfants du 

peupfe) qui parait en 1772 nous dome l'esquisse de ce traite. 

Les annees entre 1767 et 1772 sont fecondes. Mrne de Puisieux publie deux longs 

romans en 1 768. Les deux ouvrages, Les Mimoires d 'un homme de bien et 1'Histoire de 

mademoiselle de Terville, ne sont pas bien requs par les critiques. Sur les Mdmoires, La 

Porte ecrit: (( ... il y a peu d'invention & de details agreables}) (1769, lettre x, 154); et Freron, 

bien qu'il les trouve assez interessants, il dit: ((...mais, en general, il y a peu d'imaginatiom 

(1768, t 1,26 1). L'Hisroire attire un jugement plus severe: ((Je ne vous ferai point I'eloge 
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ni du stile, ni du fond du sujet. Vous jugerez de I'un & de l'autren (La Porte, 1769, lettre 

x, 1 34). En 1 769, Mme de Puisieux publie quatre contes. Et enfin, deux Prospectus 

paraissent en 1772, I'un sur son manuel jSdagogique, I'autre sur son plan d'education pour 

le peuple. A cinquante-deux ans, l'auteur a encore bien des annees pour ecnre. Mais au 

mois d'octobre 1772, son mari meurt. Sa mort doit la bodeverser parce qu'a partir de ce 

moment, elle ne publie plus rien. En 2 775, L a  Bibliothique Hislorique de la France 

annonce la publication de L 'Histoire dtr r i p e  de Charles VII par Madame de Puisiewc, mais 

il n'existe aucune trace de cet ouvrage. Nous doutons qu'il soit publie. 

D9apres les memoires Marie-Jeanne ~ o l a n d : ~  Mme de hrisieux vit toujours au chiteau 

de Vincemes en 1780. Madame Roland h i t  : ((Le chiiteau de Vincennes itoit habite par 

nombre de personnes que la cour y gratifioit d'un logement.. .ici un esprit, madame de 

Yuisieux prkcisementn (1 864, 166). L'icrivain ne fait pourtant pas une bonne impression 

sur la jeune Mme Roland qui ecrit : 

Madame de Puisieux, passant pour I'auteur des CaructLres, qui porte son nom, 
conservoit a soixante am, avec un dos vofite, une bouche degarnie, les petits airs et 
les pretentions dont l'affectation ne se pardome @re, meme A la jeunesse. Je 
m'ktois figure qu'une femme auteur devoit etre un personnage fort respectable, 
surtout lorsqu'elle avoit ecrit de la morale : les ridicules de madame de Puisieux me 
domerent a rever ; sa conversation n'annon~oit pas plus d'esprit que ses travers ne 
rnontroient de jugement ; je compris qu'il etoit possible de faire de la raison pour en 
montrer, sans en user beaucoup pour soi-msme. (1 864, 102-103) 

Bien que la plupart des jeunes supportent ma1 les excentricites des personnes iigees, nous 

sornmes d'accord avec la position de Pellisson : <<Mais, tout en n'accordant point que Mme 

de Puisieux aitfait de la ruison pour en montrer, tout en restant persuade qu'elle eut a ses 

dkbuts de la spontaneite et de la sinceriti, il nous parait aussi assez vraisemblable que 1'Pge 

rendit plus marques certains de ses travers et que ses pretentions s'accu&rent en raison 

meme de ses insucces et de ses deboiresn (1910,206). Mme de Puisieux est tres ambitieuse 

pendant ses annees de production littiraire. Pourtant, malgre le fait que certains de ses 

ouvrages sont bien reGus par la critique, sa reputation reste lirnitee. Apres plus de trente ans 

remplis d'ccechecs)), e l k  est desihsiomee par la vie; elle n'a plus rien a perdre. Pourquoi 

essayer de plaire a tout le monde ? ~videmment, cette attitude n'est pas appreciee par 

Marie-Jeanne Roland. 

49 ' Ecrits pendant la Revolution, fes mdmoires de Marie-Jeanne (Phlipon) Roland ont panr en 1864. 
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Nous savons qu'en 1795, Madeleine vit encore puisqu'elle reqoit d e w  mille livres 

griice au decret du 4 septembre de la Convention : ctCette annee-1% en effet, la Convention 

inscrivait Mrne de Puisieux, pour une somme de deux mille francs, sur la liste des gens de 

lettres awquels une pension etait accordee. Voici en quels termes elle est mentionnee dans 

le decret : [la doyenne Puisieux, auteur de quelques Lertres ]D (cite par Pellisson, 206). 

Pourquoi inclut-on son nom dam cette repartition des secours qui sont accord& aux gens de 

lettres? Veut-on lui faire honneur pour tous ses hi t s ,  ou aider une femme auteur qui se 

trouve dans 1' indigence? En tout cas, le gouvemement ne l'a pas oubliee. Quant a sa mort, 

nous ne pouvons que deviner la date. Laborde soutient que Mme de Puisiew meurt en 

1798, mais il n'en reste aucune preuve. I1 est cependant clair qu'elle parvient B un ige fort 

avanck pour l'epoque. 

Malgre le peu de succes qu'elle comait pendant son siecle et malgrk le fait que tres peu 

de chercheurs contemporains analysent ses ouvrages, il est evident que Mme de Puisieux 

nous laisse une oeuvre assez remarquable. Pendant vingtcinq ans, elle publie quatre traites 

de morale, six romans, une comedie, quatre contes et deux prospectus. De plus, elle h i t  de 

la poesie, un manuel ptidagogique et un livre d'histoire (et cela ne cornprend pas les autres 

ecrits qui sont probablement perdu). Comme femme auteur d'un siecle comu pour sa 

misogynie, cette production littkraire assez considerable est une rialisation qui exige des 

etudes approfondies. 
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re'sum6s des romans Ptudie's 

L 'Education du Marquis de *** ou mdmoires de la Cim!esse de Zudac (1 753) : 

Un narrateur omniscient presente I'histoire de Mlle de Valance. Nee en Normandie, 

Mlle de Valance est elevee par sa mere qui lui donne une bonne education. Griice a son 

esprit vif et a sa beaut& elle attire beaucoup d'adrnirateurs; mais elle demeure indifferente a 

leurs attentions. Un jour, elle rencontre le Chevalier de Be** qui est destine a lYOrdre de 

Malthe. et tous les deux tombent amoureux. Inquiete puisque le Chevalier ne peut jamais 

kpouser sa fille et cherche put-&re a la seduire, Mme de Valance en parle a sa fille. Celle- 

ci ne veut pas croire que le Chevalier ait des intentions indignes, neanmoins elle suit les 

conseils de sa mere et essaie d'eviter cet homrne. Malgre ses precautions, le Chevalier la 

surprend au parc et au jardin du chateau lorsqu'elle se promene toute seule. Pour l'eloigner 

de cet homme importun, sa mere l'amene au Couvent de la Visitation. Cette action se revele 

inutile parce que le Chevalier a une soeur au couvent et peut par consequent visiter le 

couvent sans difficult& Mme de  Valance resout donc de marier sa fille au plus t6t. Et 

lorsque le Comte de Zurlac demande Mlle de Valance en mariage, il ne rencontre aucune 

objection. 

Amoureuse du Chevalier, Mlle de Valance ne peut que detester le Comte. Mais pendant 

un sejour a Paris, elle decouvre le caractere perfide du Chevalier-il a deja skduit plusieurs 

femmes. Elle epouse par la suite le Comte malgre le fait qu'elle pense toujours au 

Chevalier. Apres le mariage, Mrne de Valance tornbe gravement malade et meurt. Cet 

evenement bouleverse la Comtesse de Zurlac. Pour tirer sa fille de sa melancolie, M. de 

Valance propose un voyage a Paris. 

A Paris, la Comtesse de Zurlac rencontre un ami de son fitire-le Marquis de Me* **. 
Petit a petit, elle oublie le Chevalier griice a l'assiduitk de ce jeune homme. Pendant ce 

temps, le Comte tombe malade. Avant de mourir, il recommande a sa femme de choisir un 

Cpoux selon son coeur si jamais elle se remarie. 

Le Marquis de Me*** continue de rendre visite a la Comtesse, et un jour tous les d e w  

s'avouent leur amour profond. Le Marquis n'est poutant pas libre d'epouser la Comtesse 

parce que son @re veut qu'il fasse un mariage avantageux. Ignorant que son fils adore la 
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Comtesse, M. de Me*** invite cette derniere a passer quelques semaines a sa maison de 

campagne. Les deux amants se rejouissent de se voir tous les jours. A la campagne, la 

Comtesse instruit le Marquis sur les choses essentielles pour les relations amoureuses-la 

fidelite, I'hom&ete, et la finesse d'esprit. Elle veut qu'il devienne l'arnant ideal, et elle 

reussit. 

Le retour a Paris attriste les deux amourew parce qu'ils ont peu d'occasions de se voir. 

De plus, M. de Me*** dkouvre l'arnour qu'ils partagent. I1 interdit a son fils toute 

rencontre avec la Comtesse, mais son fils lui dCsoEit. Apres la mort de son #re, le 

Marquis epouse enfin la Corntesse. 

Les Mkmoires d'un homme de bien (1 768) : 

La narration est dirigee par Lastink qui raconte son histoire et celle de sa famille a la 

premiere personne. Ses memoires cornmencent en Angleterre avec le mariage de son piire, 

Sir Lastink, avec Suzanne Chomper. Sir Lastink est un homme avare et dur, tandis que sa 

femme est douce, aimable et soumise. 11s ont par la suite deux enfants-l'aine (Lastink) est 

le narrateur. 

Lastink raconte ensuite son enfance. Sa mere l'adore, mais son @re a une preference 

marquee pour son fkere cadet. Lorsque les dew gaqons arrivent a 1'8ge ou il faut 

commencer leur education, leur +re trouve un pkcepteur qui s'appelle Wilkie. Cet homme, 

qui est un vrai sceKrat, causera beaucoup de desordre dans la famille. Lastink le deteste. 

Quand Lastink a treize ans, sa cousine (Miss Fd)-kcemrnent orpheline de @re- 

vient habiter chez les Lastink. Le narrateur tornbe amoureux d'elle et Wilkie en prend note. 

Pendant ce temps, une liaison amoureuse entre Lady Lastink et Sir Remi (un ami de Sir 

Lastink) se developpe. C'est une liaison innocente car Lady Lastink reste fidele a ses 

devoirs et a son epoux : elle ne se permet que quelques lettres d'amour. 

On envoie te narrateur a Oxford pour I'eloigner de Miss Fanni. I1 revient a dix-huit ans 

toujours amoureux d'elle. Son *re veut pourtant qu'elle kpouse Wilkie. Cela chagrine 

beaucoup Lastink. 

Sir Remi meurt et laisse un bien considerable a Lady Lastink. Elle quitte son mari pour 

viwe avec Miss Fanni dans la maison de Sir Remi. Lastink passe quelques semaines 

heureuses avec elles, mais on l'envoie par la suite en France avec I'Ambassadeur 

d' Angleterre. 
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Quelque temps apres, Lastink append que sa miire est morte et qu'on a enleve Fanni. 

I1 revient a Londres pour la chercher et pour recuptirer le bien de sa mere (il est son heritier 

legal). Malheureusement, il ne trouve Fanni nulle part et son pire ne veut pas lui rendre le 

bien de sa mere. Lastink doit alors faire un proces a son #re. 

Le proces commence et son #re lui cherche mille chicanes. Sir Lastink obtient, sous 

des prktextes fallacieux, une lettre de cachet pour faire emprisonner son fils : il accuse son 

fils d'avoir voulu l'empoisomer. Heureusement, Lastink se justifie devant le juge et plus 

tard devant son @re-il h i  a en effet saw6 la vie. Lastink se kconcilie avec son @re. 

Lastink prend la route de Paris dam I'espoir d'y retrouver Fanni. A Paris, il fait la 

comaissance de plusieurs personnes, notamment Mademoiselle de Sargi qui a besoin de son 

aide. Apres plusieurs aventures, Lastink retrouve enfin Fanni dam un couvent. Elle raconte 

l'histoire de son enlevement et de son Gjour en France. Lastink, au comble de sa joie, 

epouse Fanni et les deux amoureux retoment en Angleterre. 

Hiktoire de mademoiseffe de Tervifie (1768) : 

Le narrateur commence l'histoire en racontant a la troisieme personne les amours et le 

mariage du Baron de Prtimur avec Lusy. Celleci met au monde quatre enfants, mais seule 

la fille interesse le Baron. I1 I'adore, tandis que ses trois fils lui sont indiffirents. Mal@ 

son amour pour sa fille, il neglige son education. C'est ainsi que le caractere vicieux de la 

fille se dCveloppe. 

Quand Mlle de Premur a dix-huit am, un nouveau cure (M. Lovel) s' installe a la 

paroisse. M. Lovel, qui a 6te enlevti de sa famille protestante, emmene sa soeur. Celle-ci, 

vertueuse et belle, rend Mlle de Premur jalouse. Lorsque le Chevalier de *** tombe 

amoureux de Mlle Lovel, Mlle de Premur fait tout pour se debarasser de cette rivale. Ses 

efforts sont pourtant sans succes : il epouse Mlle Lovel. 

Quelque temps apres, le Baron de Premur meurt et sa fille se marie avec M. de Terville. 

Cinq mois apres le mariage, une fille est nee. Cela etonne M. de Terville et il est certain 

d'avoir ete trompe par sa femme. I1 la quitte et refuse de recomaitre l'enfant cornme le sien. 

I1 a raison; la fille est du Cur6 Lovel. 

Quand la petite a cinq am, le Cun5 Lovel est tue. On soupqonne Mrne de Terville, mais 

il n'y a aucune preuve. Mme de Terville developpe pour sa fille une haine extraordinaire, et 

a plusieurs reprises, elle essaie de l'egarer : elle ctl'oubliew sur un pont a Paris lorsque la 
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petite fille a six ans; et elle la met au couvent a dix am. A seize ans, Mlle de Terville se 

trouve a Paris chez Mme de Vaury et y mene me vie frugaie puisque sa mere ne h i  dome 

pas assez d'argent. Heureusement, Mme de Vaury la considere comme sa fille et Mlle de 

T e ~ i l l e  prend son nom. 

Les d e w  femmes font connaissance avec une garde du Roi, M. de Tarol. Celui-ci 

tombe amoureux de Mlle de ((Vaurp, rnais elle ne le considere que comme un ami. Pendant 

ce temps, un autre homme, M. de Valcy, demande Mlle de Terville en mariage. Puisque 

Mme de Terville a mauvaise reputation, le @re de Valcy n'acceptera jamais le mariage. M. 

de Valcy propose alors un mariage clandestin. Sur les conseils de Mme de Vaury, Mlle de 

Tewille le r e h e .  Peu de temps apres, M. de Valcy doit s'expatrier en Espagne, mais il veut 

toujours epouser Mlle de Terville. 

Pendant que Mme de Vaury est obligee de faire un voyage, Mlle de Terville se retire au 

couvent griice au secours de la Duchesse de Saint-Pere. Elle y rencontre la fille de la 

Duchesse, mais cette fille n'est pas du tout aimable. 

Mlle de Saint-Pere est c e d e  epouser le Comte de Marsevil. Un jour, celui-ci lui rend 

visite au couvent. I1 voit Mlle de Terville et en tombe amoureux. La Duchesse se joint a la 

Marquise de Marsevil pow interrompre cette liaison naissante. Elles font appel a l'oncle de 

Mlle de Terville, 1'Abbe de Premur. Ces trois personnes decident de marier Mlle de Terville 

a M. de Valcy qui attend en Espagne. 

L'Abbi y conduit sa niece, et Mlle de Terville devient par la suite Mme de Valcy. 11s 

reviennent a Paris ou M. de Valcy meurt. Ayant appris la mort de M. de Valcy, le Comte de 

Marsevil veut voir Mme de Valcy malgre le fait qu'on le contraint a epouser Mlle de Saint- 

Pere. Desespiree, celle-ci en parle a Mme de Valcy pour la persuader de renoncer au 

Comte. 

Alors, par pitie, Mme de Valcy se retire encore une fois au couvent et elle oblige le 

Comte a Cpouser Mlle de Saint-Ptre. A p e s  le mariage, le Comte commence cependant un 

commerce de lettres avec Mrne de Valcy. Pour meter  ce commerce, la Duchesse de Saint- 

Pkre et I'Abbe se dCcident a marier Mme de Valcy a M. de Tarol qui I'aime toujours, mais 

qui la croit la fille de Mme de Vaury. 

Pendant la ceremonie, on apprend que le vrai nom de M. de Tarol est ((de Tervillen. I1 

est l'ancien epoux de Mme de Terville et le @re legal de Mme de Valcy (nee Terville). 

Heureusement tout finit bien. Mme de Vdcy retrouve son @re et celui-ci retablit la 
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succession. Lorsque la femme du Comte de Marsevil meurt, Mme de Valcy peut enfin 

epouser I 'homrne qu'elle adore. 

<cLe pire mentom, conte dam Le Go& de bien des gens (1 769) : 

Un narrateur omniscient raconte l'histoire de S. Olban et de son #re. Lorsque S. Olban 

a six am, sa mere meurt. Son @re decide de l'elever lui-mSme car il assume ses 

responsabilites paternelles. M. de S. Olban choisit une education privee pour son fils; il ne 

veut pas se separer de lui. I1 trouve donc un pnicepteur pour instmire son fils, mais il 

participe quand mSme activement a l'instruction de ce dernier. 

Cornrne M. de S. Olban veut encourager son fils a etudier, son Cducation est 

proportionne a son ige et a son entendement. Gdce a cette Cducation particuli&e, le jeune 

de S. Olban est cultive, poli est modeste. M. de S. Olban en est fier. 

Pour approfondir les co~aissances du jeune hornme, M. de S. Olban l'emmene a Paris. 

Malgre le fait que son fils a maintenant dix-huit am, M. de S. Olban ne le laissera pas seul : 

i1 connait trop bien la societe corrompue de Paris. 

A Paris, M de S. Olban et son fils vont chez le beau-fiere de ce premier-. de Fury. 

Celui-ci a deux fiiles; le jeune de S. Olban tombe amoureux de la cadette, Consbnce. Apres 

quelques annees, S. Olban comait le metier des negotiations dam ses moindres details. I1 

fait plusieurs voyages en ambassadeur avec son *re, et se fait une reputation. I1 epouse 

Constance de Fwy, et M. de S. Olban se rdjouit de son succes d'avoir eleve un fils fort 

respectable. 
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fiches signale'tiques des personnages paternels principawc 

nom : 

rang : 

nationalite : 

metier : 

famille : 

caractere : 

changement : 

nom : 

rang : 

nationalite : 

famille : 

caractere : 

le Comte de Valance 

noble; une maison plus illustre qu'opulente 

Frantpis; Caen, Normandie 

il a servi avec distinction 

il a epouse une femme d'origine anglaise; il a d e w  enfants-un fils et une 

fille 

un homrne aimable; il a des relations affectueuses avec sa fille, mais en 

meme temps elle lui est indif'f'erente---il laisse a sa femme toute autorite sur 

sa fille 

obstacle41 souhaite faire un mariage avanragew entre sa fille et le Comte 

de Zurlac 

apres la mort de sa femme, sa fille lui devient plus chere-il se rend compte 

qu'elle n'aime pas son mari et lorsqu'il voit son &at melancolique, il fait 

tout pour arneliorer la situation 
*** 

noble; une maison opulente 

Fran~ais; Paris 

veuf; il a deux filles et un fils 

un hornme severe et un peu borne; il exige le respect et l'obkissance-il 

destine son fils a remplir une des premieres places de la Magistrature sans 

consulter les inclinations de ce dernier 

obstacle-l'amour de son fils pour la Comtesse de Zurlac ne s'accorde pas 

avec ses desseins pour son fils car il veut que celui-ci epouse une femme 

riche 
St* 
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nom : 

rang : 

nationalite : 

metier : 

farnille : 

caractere : 

changement : 

nom : 

rang : 

nationalitti : 

farnille : 

caractere : 

rde  : 

nom : 

rang : 

nationalite : 

famille : 

M. Lastink 

bourgeois 

Anglais; Guildford (petite ville du comt6 de Surrey) 

il tient une charge de la Cour 

il kpouse une femme docile; il a deux fils 

un hornme avare, dur, brusque et violent; son fils ainC lui est indiffdrent 

mais il aime son fils benjamin 

obstacle41 ne veut pas que le narrateur (son fils aine) epouse Miss Fanni 

qu' il destine au precepteur; en outre, il ne veut pas lui donner 1 'heritage de 

sa mere 

lorsqu'il apprend que son fils aine lui a sauve la vie, il se reconcilie avec h i ;  

de plus, tout son comportement se transforrne-il devient sociable, tendre et 

liMral 
*** 

Lord N... 

noble 

Anglais 

il a une femme qui l'adore, mais il la trompe sans cesse; il a un fils 

un homme libertin, jaloux et fier 

mauvais mentor-il enseigne le vice a son fils en h i  domant de mauvais 

exemples 
*** 

Milord N... 

noble 

Anglais 

il epouse illegitimement Mlle de Sargi, mais il la quitte pour faire la cour a 

une autre femme (Miss Fanni); Mlle de Sargi accouche d'un fils sans rien 

dire a Milord N... 

un homme libertin et volage 

absent-la mere de son fils ne veut pas qu'il participe dam leur vie 
*** 



nom : M. de Sargi 

rang : bourgeois 

nationalite : Fransais; pres de Rouen, Normandie 

famille : il a deux fils et une fille 

caractere : un h o m e  peu raisonnable, tetu et inflexible; il s'emporte facilement; 

il veut contrtiler toutes les actions de sa fille 

r6le : obstacle--il pousse sa fiile d'abord a prendre 1e voile et ensuite a epouser 

un homme qu'elle ne comait pas; il s'emporte lorsqu'elle resiste a son 

autorite 
*** 

HT: 

nom : 

rang : 

nationalitti : 

metier : 

famille : 

caractere : 

nom : 

rang : 

famille : 

r6le : 

le Baron de Pdmur 

noble 

Fran~ais; Picardie 

il a fait son service militaire jusqu'a I'Sge de 30 ans 

il a e p o d  la nike  de son Curk; il a trois fils et me fill-sede sa fille 

l'interesse : il l'adore 

un homme aimable, mais aveugk par son amour pour sa fille; quand il est 

afflige de la goutte et ne peut plus chaser, il se met a boire 

mauvais mentor-malgre son affection pour sa fille, il n'arrive pas a lui 

domer une b 0 ~ e  education : il la laisse libre de se livrer au vice 
*** 

M. Lovel 

noble; mais sans argent-il est protestant et a ete persecute a cause de 

sa religion : on a skquestni tous les biens de sa maison 

Fraqais; Dauphink-mais il emigre en Hollande et ensuite en Angleterre 

pour echapper aux persecutions religieuses 

veuf; il a trois fils et une fille dont son fils &k et sa fille lui ont Cte enlevks 

absent-il est impuissant : il ne peut rien faire pour aider ses deux 

enfants qui restent en France 
*** 



nom : 

rang : 

nationaliti : 

metier : 

f a i l l e  : 

changernent : 

nom : 

rang : 

nationalitk : 

metier : 

f a i l l e  : 

caractere : 

rdle : 

nom : 

rang : 

nationalite : 

metier : 

famille : 

caractere : 

M. de Terville (Tarol) 

noble; me des meilleures noblesses de la province 

Fran~ais; Auvergne 

garde du Roi : un officier des Gardes-du-Corps 

il epouse Mlle de Premur, mais il la quitte lorsqu'elle donne naissance a me 

fille apres seulement cinq mois de mariage; il renonce a l'enfant 

absent-il fait tout pour ne pas voir sa afille)); cela cree un risque d'inceste 

parce que ni le @re ni la fille ne connaissent la vraie identite de l'autre 

quand il decouvre la vraie identite de Mme de Valcy (nee Terville), il la 

recomait enfin c o m e  sa fille et lui restitue son heritage 
*** 

M. de Valcy @&re) 

bourgeois; une fortune solide 

F r w a i s  

financier fort riche 

il a un fils 

un homme borne, sevkre et violent; il fait beaucoup sou= son fils 

obstacle41 obtient une Iettre de cachet pour meter le mariage clandestin 

de son fils avec Mlle de Terville 
*** 

M. Dumont 

bourgeois; fils d'un h o m e  qui avait amasse m e  grande fortune dam les 

affaires du Roi et en pretant a usure 

Fran~ais 

il veut hausser la reputation de sa famille en dissipant les richesses que son 

@re a acquises par des moyens doutewc 

il epouse Mlle de Lavignan, mais la quitte lorsqu'il la soumonne de l'avoir 

trompt5; il a un fils qu'il laisse avec sa femme 

un homme h o ~ e t e ,  mais genkreux a l'exces et nbif-il se trompe en ce qui 

concerne la ctduperie)) de sa femme ; il aime son fils et supporte ma1 sa 

separation de lui 

absent-il se separe de son fils 



changement : 

GB : 

il se rend enfin compte de son errew et retourne a sa famille 
*** 

nom : 

rang : 

nationdite : 

metier : 

famille : 

caractere : 

nom : 

rang : 

nationalit6 : 

metier : 

famille : 

caractere : 

r6le : 

M. de S. Olban 

bourgeois; fortune mediocre 

Franqais 

pksident d'un Siege Royal de Province 

veuf; il a un fils 

un homme estimable, j u t e  et raisomable; il accepte ses responsabilites 

paternelles pour Clever son fils hi-meme 

bon mentor-les leqons qu'il dome a son fils sont s k e s  et homctes; il est 

le confident de son fils 
*** 

M. de Fury 

bourgeois 

Franpis; Paris 

il travaille dans les Bweaux des Affaires ktrangeres 

veuf, mais il s'est remarik avec une femme aimable; il a deux filles du 

premier lit 

un homme dur, mais integre, droit et plein de bon sens; il aime ses filles 

en tant que pire raisonnable qui pense au bonheur de ses filles, il est bon 

mentor 
*** 

nom : le Comte Dirlicourt 

rang : noble 

nationdite : Franqais; Paris 

metier : il a servi avec distinction--sa reputation militaire est excellente 

caractere : il se moque de la pudew, de l'hometett et de la modestie; il est plus 

p o d  au libertinage qu'a la vertu 

r61e : mauvais mentor-il neglige l'education de son fils et ne songe qu'a son 

amusement 

changement : il se rend compte de son Cchec en tant que mentor 
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1755 (3 tomes en 2 vols). Une autre edition pkcedCe d'une introduction par E.-A. 
Spoll, Paris: Librairie des Bibliophiles, 1882 (vii, 108p). Une nouvelle edition revue 
par Jean de Puisaleine, Paris: P. Tequi, ~ibraire-~diteur, 1912. Texte presente par 
Nadine Berenguier dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 329, 1995. 

1750 Les Caract2res. lere partie, LondredParis (iii, 253p). 2eme partie, et redition de la 
lkre partie, 1750-51: Londres/Paris (2 tomes en I vol, 270p). Nouvelles editions, 
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1755. 
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Paris: Bauche (2 tomes en 1 vol, 220p, 220p). Autres editions: Berlin, 1754 
(traduit en allemand); La Haye, 1755; Vieme: Jean-Thomas Trattner, 1759; dans 
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Hochereau I'dnC (3 tomes en 1 vol, 164p, 144p. 147p). Autre edition: Paris, 
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1762 Alzarac ou la nicessitk d'Ztre inconstant. Cologne & Paris: Charpentier, vii, 250p. 
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1763 Le Marquis li la mode. CornPdie en 3 uctes. LondredParis (1 0 1 p). 

1 768 Les Me'moires dun homme de bien- Paris: Delalain; Dijon: Veuve Coignard de la 
Pinelle et Louis Frantin (3 vols, x, 234p 203p, 3 17p). (Avec approbation et 
privilege du Roi en date du 30 juin 1767). 

1768 Histoire de mademoiselle de Terville. Amsterdam & Paris: Veuve Duchesne 
(6 tomes en 2 vols, xii, 240p, 2 13p, 1 89p, 2 13p, 234p, 164p). Autre edition constitue 
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contes, tanr en vers qu 'en prose, tome 3 @88-298). Amsterdam: chez Changuion 
(3 vols, 306p, 382p, 355p). 

1772 Prospectus sur un o m g e  important. Prospectus reZattyb Nducation des enfanrs du 
peuple. Paris: N.F. Valleyre jeune (35p). 

1775 La Bibiiotheque historique de la France annonce la publication de L 'Histoire du 
r6gne de Charles VII (4 vois). 

~ d i t i o n s  cities : 

C A  (Conseils a une amie), 1 755. 

C (LesCaractGres), 1755. 

CZ ( L  h ducati ion du Murquis de * ou mimoires de la Corntessz de Zurluc), 1 753. 

G B  (Le Golir de bien des gens, ou, Recueil de contes, tan! en vers qu 'en prose), 1769. 

HT (Histoire de mademoiselle de Terville), I 768. 

M B  (Les Mkrnoires d 'un homme de bien), 1768. 

RA (RPjlexions et avis sur les dkfauts et les ridicules a la mode), 1761. 
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