
La Réalité dans Ceci n'est pas~ Conte 
de Diderot 

On trouve dans les contes de Diderot des élé-
ments réalistes qui aident à rendre l'histoire vrai-
semblable. Diderot situe la plupart de ses contes 
dans la France de son époque, dans la société qu'il 
connait. En outre Diderot se place dans le conte 
comme narrateur, ou bien comme témoin qui nous ra-
conte les événements qu'il a vus, et l'action se passe 
au présent ou au passé récent. Ainsi la réalité, ou 
l'illusion de réalité, joue un rôle dans les contes 
et les romans de Diderot. Les Deux Amis de Bourbonne, 
par exemple, commencent pas:"r!Yavait ici" au lieu 
de "Il y avait une fois." La ~stification commence 
par la présentation du personnage historique contem-
porain, le Prince Dimitri Alexievitch Galitzine, qui 
a demandé un service, et ainsi de suite. 

Ceci n'est~ un conte est semblable aux autres 
contes de Diderot, en ceci que l'action se situe dans 
un passé récent et que Diderot y est présent comme 
narrateur ou témoin. Ceci donne déjà une impression 
de réalité mais Diderot ne se contente pas de cela, 
il crée aussi l'illusion de la réalité dans le conte, 
par la façon dont il le raconte. Trois aspects de 
la structure de ce conte insistent sur cette illusion. 
D'abord, le personnage du lecteur que Diderot crée. 
Ce personnage du lecteur agit comme une sorte de cri-
tique, qui connait à peu près les circonstances de 
l'histoire que raconte le narrateur. ou Diderot. Ain-· 
si la narration devient une sorte de dialogue entre 
ces deux personnages, et tous deux y apprennent des 
choses nouvelles. Deuxièmement, ce conte consiste 
en deux historiettes juxtaposées. Nous voyons de 
cette façon qu'il y a plus d'un côté du conte et le 
conte devient aussi complexe que la vie. Diderot in-
siste sur ce double aspect à la fin du conte. quand il 
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essaie de juger les personnages des deux histori-
ettes. Troisièmement, il semble qu'il y ait plu-
sieurs "fins" pour les deux historiettes! Diderot 
suit la vie des personnages jusqu'à la mort duper-
sonnage principal, au lieu de s'arrêter après un ou 
deux événements de leur vie. 

Diderot commence dans Ceci n'est~~ conte 
en introduisant un personnage qui fera "à peu près 
le rôle du lecteur," et il explique un peu le rôle 
que ce personnage va jouer:"Lorsqu'on fait un conte 
c'est à quelqu'un qui l'écoùte; et pour peu que le 
conte dure, il est rare que le conteur ne soit in-
terrompu par son auditeur. 111 M. Niklaus explique 
le rôle du lecteur de cette façon, "A vrai dire le 
lecteur dans les contes joue souvent le rôle du 
choeur antique, fourpissant des odes explicatives 2 d'une action passée ou faisant pressentir la suite." 
Le lecteur en effet est étroitement lié à l'action, 
il connait les personnages de chaque historiette et 
dans quelques cas il semble même en savoir plus que 
le narrateur. Dans la première historiette, le lec-
teur est "un des successeurs de Tanié," amant de Mme 
Reymer. Il connait très bien Mme Reymer et il four-
nit des détails au narrateur. Ainsi quand il est 
question du retour de Tanié, le lecteur dit, "Et 
heureusement pour Tanié ce fut au moment où elle ve-
nait de se séparer du dernier des successeurs de Ta-
nié." Le narrateur pose la question "Du dernier?" 
et ce dialogue suit, "Oui --Elle en avait donc eu 

. plusieurs? -- Assurément, Allez, Allez -- Mais je 
n'ai peut-être rien à vous dire que vous ne sachiez 
mieux que moi'' (p. 78). A cause de cette liaison 
avec l'action, le lecteur explique les actions de 
Mme Reymer en disant qu'elle "était avare et rapace" 
(p. 78). Enfin, il nous fait pressentir la suite 
comme dans la deuxième historiette où il prévoit 

·l'effet de la présence du narrateur et de Mlle de 
la Chaux sur Gardeil, "Je crains bien que sa douleur 
et votre présence n'yfassent que de l'eau claire" 
(p. 89). Cependant, le lecteur ne se contente pas 
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de commenter la narration de l'extérieur; les rap-
ports qu'il entretient avec le narrateur forment le 
cadre des deux historiettes. 

Le conte commence par une conversation entre le 
narrateur et le lecteur qui échangent des connnen-
taires sur la soirée qu'ils viennent de passer; le 
lecteur joue le rôle de critique dès le connnencement. 
Il critique la soirée, il critique le narrateur, et 
plus tard il deviendra une sorte de critique des his-
toriettes mêmes. Le narrateur commence la première 
historiette par cette remarque: "Il faut avouer qu'il 
y a des honnnes bien bons et des femmes bien méchantes" 
(p. 75). Le lecteur souligne la banalité et même le 
ridicule de cette vérité générale, "C'est ce qu'on 
voit tous les jours et quelquefois sans sortir de 
chez soi" (p. 75). Il juge d'autre part les person-
nages, "Le bon Tanié!" et Mme Reymer devient "La 
traitresse!" Au commencement de la deuxième histo-
riette, le lecteur aide à situer l'histoire par rap-
port à la réalité. Le narrateur commence en disant 
"M. d'Hérouville" et le lecteur intervient, "Celui 
qui vit encore, le Lieutenant général des armées du 
Roi, celui qui épousa cette charmante créature ap-
pelée Lolotte?" (p. 82). Dans cette historiette le 
lecteur sert même d'exemple du fait que l'amour n'est 
pas raisonnable. Quand Diderot décrit Gardeil, "Un 
homme bourru, taciturne, et caustique, le visage sec, 
le teint basané, en tout une figure mince et chétive, 
laid si un homme peut l'être avec la physionomie de 
l'esprit" (p. 84), le lecteur doute qu'une jolie 
jeune femme puisse l'aimer. Cependant, le narrateur 
rappelle que le lecteur lui-même aime la Deschamps, 
une femme laide; et le lecteur devient lui aussi, à 
l'extérieur de l'historiette, une preuve de cet 
amour déraisonnable. Le conte se termine par les 
jugements du lecteur et du narrateur sur les person-
nages. On peut donc voir un cadre ou un arrière 
plan pour les deux historiettes dans les rapports 
entre le lecteur et le narrateur. C'est la conver-
sation et les jugements de ces deux personnages qui 
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lient les deux historiettes. 
Le personnage du lecteur contribue beaucoup à 

créer l'illusion de la réalité. Les deux historiettes 
sont présentées presque comme une conversation entre 
deux personnages du même monde qui connaissent les 
mêmes personnages et les mêmes événements. Le lec-
teur sert de garantie que les événements sont vrais; 
sans doute il commente à la façon d'un "choeur an-
tique," mais son rôle va plus loin. Sa trésence 
crée l'impression que l'histoire qu'on raconte est 
vraie. Il est donc témoin des événements et critique 
de l'histoire à la fois. Diderot continue à insister 
que "ceci n'est pas un conte" par la présence de ce 
personnage qu'il emploie pour situer son conte à 
l'intérieur de la réalité contemporaine. 

La structure de Ceci n'est pas un conte ren-
force aussi cette illusion de réalité. Ce conte 
diffère des autres contes de Diderot parce qu'il se 
compose de deux historiettes. Le narrateur a remar-
que en commençant la première historiette qu'il y a 
"des hommes bien bons et des femmes bien méchantes." 
En terminant cette première historiette, il retourne 
la banalité, "Et puis s'il y a des femmes très mé-
chantes et des hommes très bons, il y a aussi des 
femmes très bonnes et des hommes très méchants" (p. 
82). La deuxième historiette offre donc un exemple 
de cette contre-vérité. Ainsi la structure de ce 
conte reflète d'une certaine façon la complexité de 
la vie. Diderot montre deux aspects contradictoires 
de la vie; il ne simplifie pas en disant que tous 
les hommes sont bons et toutes les femmes méchantes. 
Cette idée traditionnelle est simpliste et Diderot 
ne s'y arrête pas; il la ramène à ce qu'elle vaut en 
racontant aussi une histoire qui prouve le contraire. 
Diderot insiste sur le fait qu'il faut voir ces deux 
aspects sans négliger l'un ou l'autre et ici le lec-
teur sert d'exemple. En apprenant que Gardeil était 
ingrat, le lecteur se plaint, "O les hommes! les 
hommes!" et ce dialogue suit, 11De qui parlez-vous? 
-- De Gardeil. --Vous regardez le méchant et vous ne 



voyez pas tout à côté l'homme de bien!" (p. 87). Le 
narrateur exprime un point de vue réaliste d'où se 
révèle la complexité de la vie et la difficulté de 
porter des jugements moraux. 

En outre, la structure du conte reflète d'une 
manière subtile la société du dix-huitième siècle en 
France. Il est intéressant de noter que la deuxième 
historiette est presque deux fois plus longue que la 
première. Bien que Tanié ait souffert à cause de sa 
maitresse, il n'a pas été poursuivi par la société 
à la différence de Mlle de la Chaux. La société 
semble être moins cruelle pour les hommes. Tanié 
était capable de passer une période de neuf à dix 
ans loin de sa maitresse, et il aurait pu gagner fa-
cilement sa vie malgré Mme Reymer. Mlle de la Chaux 
en revanche est poursuivie par sa famille et par 
l'Eglise jusqu'à sa mort. Elle sacrifie tout pour 
Gardeil, qui finit par la rejeter comme un etre 
odieux. La scène de rupture et même la mort de Mlle 
de la Chaux sont beaucoup plus brutales que les 
scènes équivalentes de la première historiette. Ain-
si les deux historiettes servent à montrer la com-
plexité de la vie et de la société. Nous voyons 
deux aspects de la vie et nous pouvons remarquer 
l'inégalité de ces deux aspects par la faute de la 
société. 

Diderot se montre encore fidèle à la réalité 
par sa façon de terminer les historiettes. La vie 
.consiste en une série d'événements, certains bons, 
d'autres mauvais. Nous avons l'impression de suivre 
les personnages principaux jusqu'à la fin de leur 
vie. Ainsi on peut trouver plusieurs "fins" possi-
bles pour chaque historiette. Cependant, Diderot va 
plus loin, il ne s'arrête pas à l'un de ces événe-
ments, il ne s'arrête qu'à la mort du personnage. 

La première historiette commence quand Tanié 
récemment arrivé à Nancy est tombé amoureux de Mme 
Reymer. Nous observons cette aventure depuis son 
commencement, nous voyons ses luttes pour garder Mme 
Reymer comme maitresse, sa décision de s'en aller, 
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son succès à Saint Dominique et enfin son retour vers 
sa maîtresse. Quelle fin heureuse pour cette histo-
riette, Tanié revenant près de sa maitresse pour vivre 
heureux le reste de sa vie. Cependant le narrateur 
enchaine, "il y avait cinq ou six ans que ces deux 
amants vivaient dans la meilleure intelligence" (p. 
78). Par la suite, nous voyons sa rupture avec Mme 
Teymer et sa mort. Tous les éléments nécessaires 
pour une fin heureuse traditionnelle dans un conte 
sont présents, mais Diderot pousse l'histoire jusqu'à 
sa vraie fin, la mort du personnage principal. 

La deuxième historiette est encore plus dévelop-
pée que la première. Ici encore, nous observons une 
situation depuis son commencement. Nous voyons les 
résultats de l'amour de Mlle de la Chaux pour Gardeil, 
le dévouement qu'elle a pour lui, et la rupture fi-
nale, qui serait une fin acceptable pour cette histo-
riette. Mais Diderot ne s'arrête pas. Il raconte la 
maladie de Mlle de la Chaux, le dévouement et l'amour 
du Docteur Camus qui finit même par déclarer son amour 
à Mlle de la Chaux. Voici tout ce qu'il faut pour 
une autre fin, ces deux personnages pourraient vivre 
heureux ensemble, mais ce n'est pas encore la vraie 
fin, ainsi va la vie, et le conte continue. Mlle de la 
Chaux refuse d'épouser le Docteur Camus et d'autre 
part, Diderot nous fait remarquer son succès litté-
raire et son échec final. Les éléments nécessaires 
pour "fabriquer" une fin heureuse se présentent en-
core une fois avec le succès littéraire de Mlle de 
la Chaux; cependant, sa vie misérable continue jus-
qu'à ce qu'elle meurt sur la paille. Tout le monde 
l'abandonne pendant cette dernière période de sa vie 
sauf le Docteur Camus qui est trop pauvre pour pou-
voir l'aider. 

Diderot continue donc à insister sur cette illu-
sion de réalité par sa façon de terminer ces histo-
riettes; il nous refuse un tableau simpliste de la 
vie, où tout finirait par aller bien. A la fin du 
conte, le lecteur formule un jugement sur ces deux 
historiettes, "Mais cela est encore à peu près dans 
la règle. S'il y a un bon et honnête Tanié, c'est à 
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une Reymer que la providence l'envoie. S'il y a une 
bonne et honnête de la Chaux, elle deviendra le par-
tage d'un Gardeil, afin que tout soit fait pour le 
mieux" (p. 100). Diderot tire la morale du conte, 
car tout n'est pas pour le mieux dans la vie, comme 
dans ces deux historiettes. 

Le style chaotique de Diderot contient plusieurs 
aspects qui mélangent la vérité et le mensonge. Dans 
ses contes il est presque impossible de savoir ce qui 
constitue des faits réels et ce qui a été inventé par 
Diderot. Comme M. Dieckmann le remarque, "We find a 
preoccupation with the reality or truth of the s3ory 
which is told in nearly all of Diderot's tales." Le 
génie de Diderot est d'incarner des idées exception-
nelles dans le cadre de la vie de tous les jours. 
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