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MOLIERE

Education N6 i Paris en 1622, Jrax-Beprrsre poqrnrr- a pass6
bourgeaise;"im;:"."ti6rx#'i::.**,r,ru:.:i.l,l.ii.x.".,"iil:

sier du roi, le mit au collige de clermont-(atjourd']rui iouis-le-Granrt), on il ,'"q"i r,6i;-
c_ation soignde des <r,honn€tes-gens l>. Il 6tudia les mathdmatiques'et la phj-sique. ia
darrse-et 1'escrime; il coonut Ia philosophie scolastique. qu'll cour.rira si'sopvint de
ridicule; il savait assez de latzn pour liie dans Ie texte les comdrlies de Plaute et Je
T6rence^et pour traduire Luerdce. Avait-il suivi, comme on I'a cru, Ies leqons de Gai-
sendi (cf. 

.p_.-12?), en compagnie de cyrano ? En tout cas, ii frit prorrurrt"rrr*"i en relations
avec des liLertins.

Ltlllustre Thddtre , En.16.12, i I'ige.de 20 ar,,s, il aurait, eonrme rapissjer

son p.re t,i r6se*,ait t, ..,,,',X'i,,1'""n:"::1]fl;.*J": lf,Yj',,""'*.ul;\il:,',T; d:'":,;r:;:,
peut-6tre de-puis-le t-emps oir, tout enfant, on le menait i la foire applaudir des forciiet des parades de charlatans. Brusquement, en 16-1.3, au m6pris dei pr6jug6s de son
temps (les acteurs 6taient excommuni6s), le jeune Poqr rtrr dicide de ." til* comdrlien
et, chose 6trange, semble avoir obtenu sarrs tiop de mal I'assentiment et m6me le soutien
de_son pi-re. Assez vite, ii prend le nom de -\roilinr et fonde, avecl'aetrice lfunelrr:qn
BEJant,.la troupe de I'Illusre Thidtre, c-ompos6e de dix acteirs. Ils joueni des tragddies
g-lg m9{e,_mais ne parviennent pas i s'imposer contre les troupes i6ia bieo assiles del'II6tel dp Bourgogne e.t du. llarais (cf. p. BD) : i-plusierrrs.reprises. llouinr, est pmpri-
sonni portr dpttes au ChAtelet. Il d6cide alors d'aller tenter la iortune en prolince.

Molidre en proaince L LA TROT PE DF, DU FRESNE (1645-1650).

[rq.)F, prot6g6e par re rruclt''J;::";: ',;;,,t:i::'."';:'H!i'"* l"n!1.',]]ni.1i".3."
{lb-i, c-arc-a9q9nne, Nantes, Narbonne, telles stint les principales dtapes di lerry tolrn6e
de 1645 n 1650. on ne commet plus. loerreur d'imaginei ces cim6diens <i'aprEs 1., p".r*..
hEres du Roman Comique (cf. p.77): en r6alit6, ili faisaient bien leurs afiaires ei6trient
estim6s_ pour la r< magnificence de leurs habits >. Yers l'6t6 1650, le .i"c tl'Epe."o"
qnitte Ia Guyenne, et Du Fresne cdde la directioa d llor,rtnr, qui Ia gardera j'usqu'i
sa mort.

II. IIOLIERE Efi LANCL,EDOC (1650,1658). La troupe eut son ( port cl'atrache >>

e,.Lvon, oir le public 6tait gag.n6.au th6itre par les habiles-comddiens ititiers. De Lr-on,
elle, ra1'onne i travers tout Ie. L-anguedoc, jouant d lloutpellier, Narbonne, Borie.i,
A-vig.non, crenr,rble, et souvent i Pizenas, oir le prince de corrr. ancien condis,.iple de
llol.idre, oreside les Etats du Languedoc. Gratifid.. d'une pension, les comediens prennenf,
le titre de Troupe de M.le Prince_de conti, de 16ss n i6i?, date oii Ie princel devenu
jans6niste, prit en horreur la comddie et se brouilla a'ec son prot6g6. Bn ioss, Mor,rinB
s'installe i. Rouen pour se rappro.cher de Paris. Il-ohtient la protlction d" lfoNsirun,
{r_".19 d" roi, et,. prenant sa revanche de l'6chec de 1' Illustre Th66tre, il va faire, en octobre
1658, sa rentr6e i Paris.

III. L'APPRENTISSAGE DE MOLIERE. Loin d'6tre d. temps perdu, ces douze
ann6es de province ont 6t6 lcs ann6es d'apprentissage de llolriiu'acteur et auteur
comrque.
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r, L'rxpinrnxcE DU DrnEC?EUR DE TRoupE. Moliire a coanu Ies responsabililis et les
soucis du directeur de troupe. Il fallait n6gocier pour faire face aux imp6ts, Iocations de
salles, taxes municipales,-contributions pour les pauvres; il fatlait lutter contre les
troupes rivales, maneurr". pour tortcher Ies subventions accord6es par Conti; on se

heurtait A I'hostilit6 du clerg6 et des d6\'ots, qui faisaient 6chouer les repr6sentations.
Toutes ces |preuues ont commenc6 i user la sant6 de MoliEre et prolablement contribu6
i mirrir son g6nie : nous leur devons peut-dtre certaines hardiesses de son thiAtre, cette
tendance a m6ler au comique sa r|flexion profonde, et sans doute certaios aspects rela'
ch6s de sa morale.

2. CoxsarssescE DE LA NATURE rruMArNE. Boileau I'a surnomm6 le Contemplateur,
et ses adversaires I'ont pr6sent6 comme << un dangereux personnage >r, qui << ne va pao

sans ses yeux ni sans seJoreilles > (Donneau de Yis6 : Zdlinde). Quel vaste champ d'obser'
1r,at;ons lui offraient les longs voyages et les contacts los plus divers ! Grands seigneurs,
hobereaux, villageois, marihands, artisans, paysans aux patois vari6s, il les a tous
6tudi6s dans leur cadre, avec leurs mcurs et leurs ridicules.

3. Lr uirrrn D'AcrEUR DT D'AUTEUR. Chez lui, l'aureur a b6n66ci6 de l'exp6rience
de I'acteur et du directeur de troupe : il a pu 6tudier le jeu et le r6pertoire des compagnies
rivales, surtout des Italiens, qui jouaient i Lyon la Corumedia dell'arte (cf. p. 90'5");
i] savait par cceur les r6les des piBces qu'il interpr6tait; il pouvait.observer les situations
et les effits qui provoquaieut irr6sistiblement le rire. D-ds son s6jo-ur-en_pr-oviuce, il est
certain qu'il a dcrit des farces, Lo .Jalousie du Barbauill|, I'e Midecin l'olant, et peut-
6tre d'autres encore : il avait une connaissance approfondie d,e la .farce traditionnelle,
dont il reprendra les proc6d6s jusque dans ses plus hautes com6dies. II a 6galement joud
en province, ,.,e" ,i vif succds, deux com6dies d'iatrigue,-L'Etourdi (Lyon, 1655) et
LebApit Amoureut (B6ziers. I656),: ainsi, i sdn_retour i Paris, Mor,rint a diji pris
consciince de son g,4nie et des enrichissements qu'il a pu recevoir de sa tournr6e.

Les pretniers succas 
", 

*: "l:iuT,";"1".n::'::i?;f,t?,rt?:Ir:;;:.'irf,,H;jcue l{icom}de (p. lis) sans grand succis, mais il a I'habilet6 de terminer le speetacle

|ar la farce du'boctefir Amiureux : c'est un triomphe, et la Troupe de Monsieur est
-autoris6e i jouer au th6Atre du Petit-Bourbon.

I. LES PRfCIEUSES RIDICULES (1659). Le premier grand succds de cette troupe.
enrichie de Joorr,nr et de L.L Gn.lxce, fut remport6 en novembre 1659 avec Les Pr6-
cieuses Ridicules. C'est une vraie farce, avec d'6normes proe6dds comiques, le visage
enfarinf de Jodelet et le rnasque traditionnel de Mascarille; mais c'est aussi une peiz-
lure de mrrurs qui inaupJure, pa. son Observation cariCaturale, une tendanCe nouvelle
de la com6die. 

-DBs 
I'ann6e iuivante (1660), il redouble son succls avec sganarelle,

encore une farce, mais plus frangaise, avec des personnages i visage d6couvert, le valet
Gros-Ren6, les << bourgeois de Paris >> Sganarelle et Gorgibus,

II. TRAGEDIE OU COMEDIE? N'6tait-il qu'un << farceur >> incapable de s'6lever.
comme I'insinuaient ses rivaux? Il voulut d6montrer le contraire, inaugurant sa nou-
velle salle d1 Palais-Royal (janvier 1661) avec Don Garcie de Na,uarre, com6die h6roique
en cinq actes et en veri, i laquelle il travaillait depuis des ann6es' La piEce-n'eut-que
sept re-pr6sentations : il fallut lirer la legon de cet 6chec. De tempdrame.I m6-laneolique
et^rdfl6chi, naturellement portd vers les r6les tragiques, IIoliEre avait cherch6 dans la
trag6die une profondeur el one dignit6 d'expression que n'offraient ni la farce ni la
com6die d'intrigqe : apres l'6chec de Don Garcia, pour exprimer vraiment sa persoona'
lit6, il devra .'e-ffot"".-. d'6leaer la rcmdilie d. u.n rang 6gal i celui ile la tragddie > (R. Fer'
nandez). En quelques rnois il termine L'Ecole des fuIaris (juin 1661) et-retrouve son
public avec cette-com6die d'intrigue m6l6e de farce, doublde comme les PtCcieuses

d'une peinture de mcurs et de caraet6res, mais enrichie d'un 6l6ment nouveau : une
thbse iorale en faveur de I'iducation des filles par la douceur dans la libert6.

Quclques semaines plus tard, i Vaux, aux f6tes donn6es par Fouqutt en I'honneur
du roi, MoliEre rempoite un nouveau succts avec Les Fdcheux (aofrt 1661); cette com6'
die-ballet r6v6lait .lne art.* forme de son art : une s6rie de portraits soririgu€s dont


