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LA FONTAI}.{E

Lg oie proainciale _ I)e souche bourgeoise et "Provincille., Jean de La.
-- a;e;r-riscl Foxr_lrxe est n6 en 1621 A ChdteatrThierry : i1 y sera

un jour maitre des eaux et for|ts, comme son pdre et son

erand-pbre, -\I6rne transplant6 i Paris, il reviendra souvent en Champagne, oii s'est

E"orrl6e la rrrajeure partie de sa jetrnesse.

I. ull MENAGE DESUNI. Au colltsge de chAteau-Thierr-v, il apprend le latin et
o"ot-6t." un r)ep de grec. A vingt ans (1611), il se croit la vocation eccl6siastique;
irrui, it qritt" Lient6t ia th6ologie pour le droit-et regoit. le titre d'avoca^t-au Parlement.^--n"-f 

flZ,itOpouseMarie Hiarcan.r,parente6loign6e de Racine. II a 26 ans; elle en a

t-l J l,ri aooor'te une belle dot. }'Iais leur union ne fut pas heureuse. Il'Irre de La Fon'
iri"", prf"i.ise de pror iuce. grande lectrice de romans. n'avait rien d'rrne fenrnre d'int6'
,i"r.. b,,art i La Fontaine,i"r"r., distrait, bon vivanl, il 6tait trop amateur d'aven-
tir".. gitu"t".; il ne parr-int m6nre pas i s'int6resser i s.on f/s (n6 en 1653), gu'il oublia
dEs oiil lui eut procur6 une situatiot. Des di.fficultds d'argent ajoutErent i la d6sunion
J., ,i6oog". En t'6S9, L,r. For:rA.rra se fixe d Paris et, progressivement, sans scandale,
les deux 6poux vont s'6loigner l'un de I'autre.

2. LES DEBUTS POETIQTES. Dls 1656, au cercle litt6raire des Cheoaliers de Ia
Table Ronde, oii il rencoltre M,r.ucnorx, Pnr,r,rssox, Funatrine, T,rr,lnMaxt ors
R6nt,*, La Fontaine admire les odes < h6roiques > dellaLurnnr et-s'inspire des grAees

d" Yorir,'nr. I1 se nourrit de Rabelais, de }Iarot, de Boccace, qu'il imitera dans ses

ionres; it a un faible pour les romans pr6eieux. tr{ais surtout il 6tudie Hom6re et Platon,
Ho.r"", \iirgile et Ovide. Sa premilri euvre imprirn6e 6tait une adaptation en vers de
L'Eurruque de T6rence (1651).

Ainsi, jusqu'ri t'6ge de'37 ans oi il se fixe i Paris_ (1658), L1 Fosr.rrrr n'est encore
,u'un inionirL" < ie;orant de son talent et accapar6 par tous les agr6ments et tous les

e'nnuis d'une existince de province >l (Girarrdoux). Portrtanl- I'auteur des Conres et des

iobles se prdparait d6jn ei lui, ll connait bien le rnilieu bourgeois, les_petites-ge-ns, la_

vie rustiqire.'Il a le gofrt de Ia campagne et de- la vraie nat-rire que ({.epuis 1652) sa

eharge de moi tre d.es eTux et for\ts - lout admiaistrative qu'elle est - 
I'invite i nrieux

connaitre encore.

Le protdgd et l'arnf - Yers 1657, sononcle,Jann_art le pr6sente au surinten-
-- ' ai--Fiuqu"t dant FotreuEt, rival de-Qolbert et protecteur des arts.

(ioji-rborl *;:;T: 1"1,{;X'i*xiil.t;..;u:,T: 3,:fi,,'"1fj"l"l
Uue de Scud6ry, Scarron, Perrault, Corneille, llolilre'

l. ( LE SONGE DE VAUX r>. Nouveau llarot, il s'acquitte en po6sies de cour, bal-
lades, ronfleaux, madrigaux et chansons d6di6s i son p-rotecteur et i_sa_f.elnme-< S|'lt:ie >'

A-la dernunde du suriitendant, il entreprend en 1658 Le Songe de Yaux, description

ip"o.u "t 
vers) des merveiiles futures, et intrevues << en songe >, d.u chdteau de VauxJe-

Yicomte (pris de }'Ielun) que Forqunr embellissait avec orgueil pour sa petite coul.
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LES FABLES

COnCeptiOn << Fables cfioisies, mises en t;ets ltar lI .. de La. Fantaine >> :

ta fable p11-i: 
1it1:- ",':!"'1t"' 

le polte se pr6sentait comme le
continuatertr des fabulistes anciens, EsopE et Pgtons.

<< L'apologue, dit-il dans \a Pr'face de 1668, esr composri de deux parties... Le corps est
la fablc, I'Ame la mt,ralitd. >

I. r,A FABLE TRADITIONTELLE. Chep les anciens, toute la fable 6tait oriert6e
vers la morcJir6 (ct. Source, p. 211). l)6diant au Dauphin so-rr Premier Recueil-compos6
norrr les enfants. La Fontaini insiste sur ses intentions morales : << Je nte sers d'animaux
piur instrnire les hommes. > Il indiquera mdme ses derix m6thodes favorites, Ia satire

et le contraste (Y' l) :

q Ie t6che d,v tourner Ie vice en ridicule, ,... J'oppose quelquefois, par une double image,
NL pouur"r l;attaquer avec les bras d'Hercule. ., Le vice i la vertu, la sottise au bon sens. ,

Et s'il sonligne I'int6r6t du r6cit, c"est pour le subordonner if irtention morale (VI, 1) :

u IJne morale nue apporte de I'ennui :

Le conte fait passer le pr€cepte avec lui
En ces sortes de feinte, il faut instruire et plaire
Et conter pour conter me semble peu d'affaire. ,

II. LA FABLE " 
pGAyEE >r. Avait-ii donc adoptd pour Ia fable trne esth6tique

inverse de celle qu'il avait d6finie i propos des Conres en I665' et qu'il r6affirmera en

t67l :

t< Contons, mais contoas bien; c'est Ie point principal, C'est tout >?

En r6alit6, c'est par respect pour la tradition qu'il soulign*e caracttre,<< utilitaire >

de ses fable.. Peu d'entre elles-restent entiirernent fidEles i Esope et A Phbdre. Il s'en
u*"or". mais comment r6sister au g6nie de conteur qui le pousse sars cesse d enrichir
t" ,A.iit Ne popvanr 6galer la concision de PhBdre (p,ar insuffisance de talent, dit-il I), il
u t'iae" de cimpense" iette faiblesse et << d'dga1te.r >t l.a matiire pat < un c_ertain charme,
,ro air asrdable rlisn Deut donner i toutes sortes de sujets, m|me lcs plus sdrieux. > Dis le
premier"Recueii, it a af5a trouv6 la d6finition de son ouwrage : << U,ne ample comddie d

""nt 
o"t"r dioers, Et doni la scine est l'Lnioers, (\r, l). 1.e caractdre dramatique de cette

i.fom6die > prodlit un v6ritable << enchanternent >> qui laisse au seco-nd. plan la moralit6.
Relisons l'HTrondelle et les Petits Oiseaut, le Chdne et le Roseau, l'Aigle et I'Escarbot,
ie Lion et le l,Ioueheron (p. 2lS) ; le )Ieunier, son -F'ils et l'Ane 1 l'{Eil du *Iaitre \-l'Aigle_,
ta Laie et la Chattei le-Jardinier et son Seigneur (p. 233); l'Alouette et ses Petits; le

iochet,Ie Chatetle S,ouriceaul la Jeune V'euue: ce sont de-petites c.orn6dies souvent dia'
l,ogu6es, des r6eits rornanesques rarfol'q o,rr' de toute- 6vidence, I'auteur se prrioccupe
plirtOt de ( conter pour conier >r que de donner une ler;on de mnrale'

III. LE SECOND RECUEIL. DEs I'luerrissement du second Recueil (16?8), le fabu-
lisie indique qu'il lui a donn6 << un air et tin tour un peu diff6reDt > : il a < cherchd d'aufies
enrbhissimenis et 6tend.L tlauantage les tireonstances de ces ricits >>, Affirlnation souvent
cont.ore".6e. Il n'y a pas, dit-on, de d-ifi6rences fondamentales entre les deux recueils:
il v a ddii dans le Primier quelques fables aussi riches que celles drr second (p. 233),
et il resti dans le Serond bien des fables semblables i ceiles dt Premier; n,ianrnoins,
une lecture int6grale r6vdle la richesse et la complexitf plus grandes du Second Recueil,

l. << 1- e f,rrrpu LES clRcorsrAl{cEs ), sous I'influence du conteur oriental Prrrev,
rnis h la mode et, semble-t-il, r6v6ld i La Fontaine par le grand voyagepr Btnxren,
h6te de ]Im" de La Sablilre. Plus longues, plus souples que celles d'Esope, ouvertes i la
fantaisie, i la sympathie pour 1a vie de la nature, les fables orientales se perdent volontiers
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en circonstances gratuites qui ne sont pas indispensables pour ddgager la morale (cf.
Source, p.221). Dans la m6me r.eine, chez notre-fabuliste Ies sujet! tlndent i devenir
plus complexes, comrne I'indiquent les titres eux-mdmes : les Animaux malatles de la
peste, le Rat qui s'est retird du monde, l'Ingratitutle et l'Injustice des hommes ent:ers la
Fortune. etc...

l)e plus en plus, la fable ressemble d :une comddie par la multiplication des scines et
I'emploids dialoguesi plusierrrs r6irliques (p. 219; p,225; p. 229; $. L'Homme et la
Couleuure). Comme chez les conteurs orieniaux, le-r6cit tourne parfois au romcrr oi
s'enchainent une s6rie d'6pisodes (p. 2{1; p. 2.1.3; cf. L'Homme qr:i court aprds la For-
tune; Le llarchand, le Gentilhomme,le Pdtre et le Fils de Roi: les Deux ,4ueitturiers et le
Talisman). Volontiers, Le Foxratrr 6tend les circonstanees par de v6ritables pr,lludes
oi il s'efforce de cr6er une atmosphdre (p. 22-l: c{. La Cour du Lion, Le Paysan du
Danube; Le Coche et la llouche).

Ainsi, la fable s'6lcigne davantage de la conception 6sopique pour tendre art rdeit pur,
au ( corte >. Aprds Le Hdron. La Fontaine 6prour,e Ie besoin de redoubler aussit6t sur le
rrr€me sujet avec La FiJle, en nous disant : << Ecoutez, hurnains. urr autre conte D; de
rn6me, aprEs La Laitidre et le PoI au Lhit, il place Le Curd et le trIort. dont le thEme est
identique, ce qui s'expiique uniguenrent par Ie d6sir de conter une anecdote contem-
poralne.

2, Lrs < Ei-nrcnrssElrErrs >. Ils se traduisent par la diuersitd beaucoup plus grande du
Second Recueil. Ayant 6puis6 en partie le fonds traditionnel des sujets autiques, Lr
Fortlrxr doit ci6er davantage en faisatt appel i son observation. De plus en plus le
moraliste s'int6resse i l'homme, et, dans ses ricits, les 0tres humains interviennent plus
fr6quemment : Ia conclusion nrorale s'dlargit volontiers vers les questions sociales ou
politiques, et il accorde d6sormais plus de place i la satire de Ia socidti contemporaine
(p. 224 et 235). Il cr6e lui-m6me ses morofttls, qui deviennent plus complexes (morale
double, parfois tripie), et surtout plus personnelles. Entrain6 a tnettre dar.antage de
lrri-m6nre dans ses fables, il en vit'nt i proposer une uir^iorrplrs philosophique du monde.
A ins6rer sa propre (( sagesse > dans I'ceuvre : il est curieux de le voir passer d'Esope A

une philosophie plus prot:he de l'6picurisnre d'Honrcc, 6levant 1a fable au rang de
I'essoi nrorai et du podme lyrique.

Aussi assistons-nons, dans ce Second Reeueil, A un ilargissement du genre oir I'on ne
reconnaitrait plus la fable antique. A c6t6 des (( com6dies > et des ({ romans >, voici des
r6cits i allusions politiques (p. 235), des confidences l-vriques (p. 2{0), des 6ldgies (p. 2{2),
des 6glogues (Tircis et Amarante)o des discours (Le Pajsan du Danube), des contes
(p. 2a3), des poEmes philosophiques (p. 2{?) ou mdme scientifiques (p. 250). Ainsi
s'explique ce jugenent de Serx,rn-BELvE : ( Lo fable n'6tait chez La Fontaine que la
forme prdlUrde d'un gdnie bien plus L-aste que ce genre de poisie. >>

La Fontains L LA NATLRE ET LES ANCIE\S. L,r Forr.rrrr,
et I'irnitatiOn ,rri fut un des artistes les plus ind6pendants de son silcle,

n'est presqrre jarnais entidrement personnel dans ses

chefs-d'ceuvre, les FaDies et les Conres. Il a partag6 les iddes littdraires des autrts grands
classiques et, sur Ia fin de sa-r'ie, au moment de la querelle des Anciens et des llodernes
(p. '13i), il r6affirmait dans I'Iipitre ri I{aet la doctrine de f imitation, qu'il avait exprim6e
bien des fois dans sa carridre.

Esprit observateur et raisonnable, il proclamait, dls 1661, au sortir d'une repr6sen-
tation de Molrinr, la n6cessit6 de respecter la nature : << Et maintenant il ne faut pas.

Quitter la natule d'un pos. D Dans l'Epitre ri lJrrer (168?) il pr6che encore ( l'art de la
simple naiure >. Jlais, d'accord avec Recl:;r et BoILEAL-, il afErrne que les anciens ont
si bien imit6 la nature humaine qu'il faut les prt'ndre pour rnoddles 2 << Art et guides,
tout est dans les Champs Elvsdes. >> N6anmoins, hostile i toute irritation servile, il pro-
clame sa volont6 de choisir, de faire ceuvre originale : << rllon imitatiott n'cst point Ltn
esclauage. D Le v6ritable artiste est maitre d'enrichir son modile par sa propre connais-
sance de la nature et son propre g6nie Iitt6raire. Ainsi, pour L.r Fosr.rrsr, I'imitation
n'est pas une fin en soi : elle n'est qu'un rnoven de r6aliser la beaut6 et, en ddfinitive,
de plaire: << ]Ion principal but est toujours de plaire > (Pr6face de Ps-vchd, 1669).
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II_ LES FABLES ET LEURS < SOURCES ). Ce gerre,al-ait dijn brill6.dans I'Inde
,";i.;; "t 

Jans I'altiquit6 grdco-latine. Lr Forr,ri:li s'inspire.essentiellement (srtr-

;;;;;;;.-[ Fr"mio, Rerunilities {alrles en prose du Grec I: sopr (6"-s ar" J.'-C ) et tJes

irfrf". luti... en lers de PHione (l'r's. apris J,-C.). Dans le Serorud Recltei.l' il recotlrt
,=."r'lr.n"n,"rt aux rticits de I'lndi"n Ptr,pev. dont le Liure ,lps Ltrmiires 6tait traduit en

i*".ri, E"r"is l6l{. }1ais, comme }loli}re. l,a Fontaine < prend son bien.oii il.le trouve >:

iil;;'t-; a"'ilufirfi.r"= ,r,oir,. 
"o,r,,,,., 

les aneit'ns Babrius et .\phthonius. l'humaniste
,q.tri.,^ir. (xv'siFcle); il puise assez abondalttntenl chez les savoureux conteurs du

,if lia"t",'nabelais" Boniventrrrc tles Ptiriers; il orrrprrrnle tel srljel i Horace ou i
,i"1..-"C;li;; t"i-.Ie.'"lopp"rrrent a Virgile ou m6rne, incidemnrent, i des contertrporains,;
;;fi;.;l;;;;i[".rolo'rr'ti"". des anecdotes rdcentes (Le Curd_et le.]Iort: Les Souris et le

Ciat-Htrcnt\. Si norrs conrptons selrlcllrenl nne virigtaine de fahles de son invention
(n. 233) ._ srtrtolrt dans lc Serorrd Renreil. - r''esl qtl('pollr La lontaine' Colntne pour

i;,,"1;! "tr...iqu"r. 
I'inrenrion n'e.t pas dun. la rriatiire. mais dans la manii:re.

III. ( MON IMITATiON N'EST POINT uN ESCLAVAGE )). Il a toujours reven-

aio"O'."it" iifr..t" i. a'y rrrettre du sien satt= rcrrrprrle et satls crainl,e ))..((. IL'arrr.etrr]
t","."""r,"."ir .tnptin", it'"t'onge les incidcnts et lt's cireonstanccs' quelquefois le princi-
.riOiOn"",""t et la srrite; 

"ufrn "" 
n'r'st plrrs la memc cltose. ,''e*l pruJ)rcmcnt lll)e nou-

i"il" ""r""1f"; 
et cehri gui I'a invent6e airrait bien de l1 nei1c..n rect'nnaitre son propre

;;;:;rs". ;t";.i;lium'rririt "irrii 
des Contes (Pr6lhce cle 1oo6;, il pou\ 1il 

le dire aussi des

trables. L'6tude des sorrrces que nolr: (,itons pprnrettra de rnesrtrir lalibertd etlauaridti
;;;;;;- imi;;to1 origir^i" ,'.,it*rt de lablei, aptant de cas particnliers' Ce n'est pas le

."ar.. .,r; s'adante i"ses moddles" c'est l'ceuvre init6e qui iubit mille transformations

;;;;"t;',;;;;;;;;;-';;;tu.i-'i o.igi,ot", si inirnitabie elle-rn6me : rr.e faltle de La

ilil;;.'5; ;;;;J." dans ]e ddtaill on pourrait d6finir les PRrNCrPrs cli^inAux DE

CETTE I}IITATIO}i :

1. ouand il s'inspire d'tn motlile sec et la,:oniquc, cornme t-sope. P-Htong ou Assrr-
-'rui.,il enrichitptoiigi"rs**"nl le rdcit (cf. p.215; p.22'l-tp'.216.: p' 2+7)' Au conlrarre'

ii'**;;;;1;;-li,ig, dirrloppements de Pri-pey, ,,rppii*" lei ddtailJimrtiles., accentue la

""""*"i."ti""-a.?"otlq.riii 
tu "ig"""" 

d* d6norie-ment (p. 219). I1 l.i arriwe de fondre

en nne seule fable dea:r sources difiirentes (p' 229)'

2. ouand ses rlodEles lui donnent ious les dl,ments du r6cit, il rend la pr6sentation

,rt,i. ,-ir?ri"'"i 
-pL,r. 

"o*ptti" ip. irgl, tranlformr parf,ris les eireonstanee. (p 2'16;

ir.Trij, lr -tai[" i'.q,iiiil'" dJ ln frt ie pour ntierri rn rlegager la leq'rn (p 2tB)'

3. Pour faire de la fable we << eomddie >, il individualise les personnagl::-Qoi p^r9r-r3ent

,o-"".r"ia"" hugrain et dirlog""nfselon'leur psychologie 1p' ZtO; p' 2{3; p' 2'16)'

4. Beaucoup de modifications soD.t destin6es d accroitre la uraisemblance de l'intrigue'

5. Enfin la persttnnalitd dtt conteur intervient sans cesse pour anilner et << 6gayer > le

r6cit' 
* 

* 
*

<< lYous ne sauriorts aller pltts auant que les antiens .' ils ne nous ont laiss' pour -notre
nriirui-t, gloire de t"t it'rri trrirrr rr, dii^i, modestemeltt Ll Fostalsr (I, 15)- I1 faut
f;."'r3.i"urir ;lE;;p; po... r.r".,.r"r'i q,el poi,t notre fabuliste reste orrginol -et-p-er'

"rr.J"" 
i*l,anr. lioici, t;r;;;;;i", uire triduction de la fabie Le llieillard et la Mort

qni a inspir6 i La Fontaiue Lrt llort et Ie Bicheron:
.Un iour, un vieillard, ayant coupe du bois et Ie porrant sur son dos, faisait une longue route'

fu,ii"e'prii" *"r.fr., rf-adJ"." roiir.&"" ", 
il appelait 1a mort. La rrrort parut et lui demanda

il;;q,;"Ili itpp.l"ii.'f-. rftiflura-lepo"ai. ' 
po;i q"" t" soulives mon tirdeau. Cette thble

itorti. qr" tori ho*m" est attachd il Ia vie, m6me s'il est malheureux' '

BorLrlu, toltuat* la /able de LA FoNTATNE lqilgltistoflte , l'a refaite d sa fagoit :

Le dos charge de bois er le corps rout en eau, 
-I1 

sguhaite la Mort, et_cent fois il l'appelle.

l;n pauvre bucheron, Au"t-f'.*iie.n" uieillesse, f-u lioii vint i la fin ' Que veux-tu ? cria-t-elle'
ivf i.inrii "" frriiruri a. peine et de d6tresse. - 

q.i I Moi I dit-il alori, prompt d se cotriger,

ir;li;;G d" *nii., i",urt li son fardeau, -Que 
tu m'aides a,Tt,:l1tg-.::..-l-^ 

1e?n )
Plutoi que de s'en voir accable de nouveau, \L'oesrcS dtxersts' totu')


