
Introduction.
La femme marie'e offrit alors en France le spectacle d'une reine
asservie, d'une esclave a la fois fibre et prisonniere. Les
contradictions produites par Ia lutte des deux principes
klaterent alors dans l'ordre social en dessinant des bizarreries
par milliers.

C'est ainsi que Balzac dêcrit la situation des femmes avant Ia Revolution.

Le but principal de notre these sera d'examiner en quoi consistent «les deux

principes de Ia servitude et de Ia souverainetê des fernmes» 2 du dix-

neuvieme siècle, d'abord selon les commentateurs sur l'epoque, puis selon

Stendhal et Balzac. L'asservissement des femmes retiendra notre

attention, mais pour etudier leur souverainet6, it importe aussi d'exposer la

nature du pouvoir pretendu des femmes et de leur indèpendance. Une autre

preoccupation de notre these sera de mettre en comparaison les opinions de

ces commentateurs, qu'ils soient du dix-neuviême ou du vingtieme siècle,

avec celles de nos deux auteurs. Nous allons considerer Ia situation de la

femme a Ia lumiere de la vie sociale, religieuse et intellec tuelle de l'epoque, y

compris le fêminisme et le romantisme. Comme nous faisons reference

partout dans Ia these aux differences reconnues par les commentateurs et

par nos deux auteurs entre les femmes et les hommes, nos conclusions en

Honord de Balzac, Physiologie du mariage, La Comedie Humaine, xi, Gallimard, Paris, 1980,
p.1003.
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tiendront compte. Aussi bien que ces differences, nous noterons des

exemples de l'androgynie des personnages fêminins stendhaliens et

balzaciens.

Une grande partie de rceuvre stendhalienne consiste en traites, dont De

l'Amour semble convenir a notre projet a cause de son sujet romanesque, et

parce que ce traitê a etê ecrit juste avant ses romans, dont nous 6tudierons

Armance, Le Rouge et le Noir, la Chartreuse de Parme, et Lamiel. Dans le cas

de Balzac, nous avons choisi la Physiologie du mariage comme cette oeuvre

fait une partie integrale de La Comedie humaine, tout en traitant d'un sujet

fort a propos pour notre these. Pour ce romancier si prolifique et ègalement

conscient des problemes des femmes de l'epoque, nous avons choisi les

romans suivants qui, selon nous, donnent les meilleurs exemples des interets

majeurs de la these : La Maison du chat-qui-pelote, Memoires de deux jeunes

mariees, Le Lys dans la vallee, Une Femme de trente ans, Eugenie Grandet,

La Femme abandonnee, !Matrix, et La Cousine Bette.

Notre analyse des deux traites et des romans nous permettront

d'examiner la representation de la femme stendhalienne et baizacienne,

quoique nous sachions bien qu'il y a de grandes differences entre les deux

genres en question. En soulignant plus loin quelques-unes de ces differences,

2 ibid.
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nous allons dèmontrer comment chaque genre peut contribuer a la

representation des femmes.

A cause de l'importance pour nos deux romanciers du realisme, nous

allons le discuter, d'abord en general, puis chez nos deux auteurs, dont les

methodologies et les points de vue sont tout a fait differents. En effet,

comme Harry Levin le signale, ils demontrent «two related modes of

interpretation, converging upon the same tract of material from opposite

points of view». 3 Nous êtudierons donc le milieu, social, intellectuel et

littêraire de l'êpoque, en soulignant plus loin son importance pour nos

auteurs realistes. En ce faisant, ii faut retenir que nous examinons les

moeurs, les lois et les idêes du dix-neuviême siècle de la perspective de notre

siècle. L'idêe du feminisme, par exemple, a profondement change depuis le

dix-neuvieme siècle. Quoique beaucoup de nos sources soient du vingtiême

siècle, dans la mesure du possible nous utilisons celles des ecrivains de

l'êpoque, en citant, par exemple, des medecins philosophes, Charles Fourier 4

et J.-J. Virey. 5 Nous faisons reference aussi aux sect ions pertinentes du

Code Civil et du Code Penal. Nous allons aussi examiner le romantisme et le

fêminisme de l'epoque, et leurs rapports a nos auteurs.

3 Harry Levin, The Gates of Horn, Oxford University Press, New York,1966, p.152.
4 Charles Fourier, Vers la libertê en amour : textes choisis et presentes par Daniel Guerin,
Gallimard, Paris, 1975.
5 Virey, J.-J. De la femme, 2erne ed. Chez Crochard, Paris, 1825.
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Nous n'etudions pas en detail, it faut le noter, les evenements

historiques et politiques de l'epoque, malgre leur influence sur nos auteurs.

Dans Ia societê aussi bien que dans les oeuvres stendhaliennes et

baizaciennes en discussion, les femmes avaient leur empire plutOt dans Ia vie

privee que dans Ia vie publique, et leur role principal etait celui de femme et

de mere. Quoique les mots de Balzac cites en epigraphe parlent des femmes

mariêes, c'est la situation des femmes en general qui nous interesse : les

jeunes filles, les femmes seules, mais en particulier, vu ('importance capitale

du mariage a l'êpoque, les femmes mariees. A cause des preoccupations

sociales de nos auteurs, nous n'allons prendre en consideration que les

femmes des classes privilegiêes, c'est-à-dire des aristocrates et des

bourgeoisies, a ('exception du personnage feminin villageois Lamiel.

Nous considêrons dans le premier chapitre Ia nature des traitês et des

romans, et dans le chapitre suivant le realisme et l'art romanesque, en

faisant reference aux oeuvres de nos auteurs. Puis nous examinerons les

femmes dans Ia societe, d'abord selon l'histoire, et dans le chapitre suivant

selon nos auteurs. Ensuite nous traiterons des idees des mêdecins

philosophes de l'êpoque puis la manifestation de ces idèes dans quelques-

unes de nos oeuvres choisies. Les deux derniers chapitres discutent le
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feminisme et le romantisme, et comment ces idêes sont exprimêes chez nos

deux auteurs.

Parmi les critiques utilises, nous notons en particulier ('oeuvre de

Kendall L. Walton 6 qui a 6clairê les distinctions entre les traites et la fiction,

et celle de E.M. Forster sur l'art romanesque.' De grande valeur pour notre

these, le livre de Merete Gerlach-Nielsen 8 a mis en comparaison De ('Amour

avec les romans stendhaliens. Dans le cas de Baizac, Catherine Nesci 9 a fait

ressortir les rapports entre Physiologie du mariage et les romans

balzaciens. Florian Bratu 10 a bien dêcrit le rtalisme stendhalien et balzacien.

Hans Boll-Johansen " a souligne quelques aspects de l'art romanesque

stendhalien qui renvoient a la peinture des femmes. Simone de Beauvoir' a

fait un plaidoyer passionnê pour le fèminisme des personnages feminins

stendhaliens, tandis que, dans le cas des femmes balzaciennes, les

references nombreuses faites partout dans la these a ('oeuvre d'Arlette

6 Kendall L. Walton, Mimesis as Make-Believe, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
and London, 1990.
7 E.M. Forster, Aspects of the Novel and Related Writings, Edward Arnold, London, 1974
(c.1927).
8 Merete Gerlach-Nielsen, Stendhal theoricien et romancier de ('amour, Historisk-filosotiske
Medd udgivet of Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Bind 40, nr. 6,
Kobenhavn,1965.
9 Catherine Nesci, La Femme mode d'emploi : Baizac, de laPhysiologie du mariage a La Comedie
Humaine, French Forum Publishers, Lexington, Kentucky, 1992.
10 Florian Bratu, Le Rdalisme francais : essai sur Baizac et Stendhal, Editions des Ecrivains,
Paris, 1999.
' 1 Hans Boll-Johansen, Stendhal et le roman : essai sur la structure du roman stendhalien,
Editions du Grand Chéne, Copenhague, Academisk Forlag, Aran, Suisse, 1979.
12 Simone de Beauvoir, Le Deuxidme sexe, t.1, Gallimard, Paris, 1949.
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Michel temoignent de ('importance de cette critique. Finalement, c'est

Richard Bolster 13 qui a êcrit l'ceuvre definitive, selon nous, sur le feminisme

stendhalien et balzacien, en le liant a l'idee du romantisme.

Selon Pierre Barberis, la g[s]ociocritique designera [...] la lecture de

l'historique, du social, de l'ideologique, du culturel». 14 C'est lâ une bonne

definition de la perspective que nous adoptons dans notre these sur nos

auteurs. Le critique ajoute que la sociocritique n'existe que «dans cette

configuration etrange qu'est le texte». 15 Nous sommes aussi conscient de

I'avis de Nicole Mozet sur les rapports entre l'histoire et le texte dans la

critique balzacienne. Ses remarques s'appliquent aussi a Stendhal : «Quel

que soft le type d'analyse que I'on adopte, il est toujours indispensable de

rendre le texte balzacien a I'histoire, non seulement a sa propre histoire,

mais aussi a I'histoire de son temps». i 6 Barberis precise :

13 Richard Bolster, Stendhal, Balzac et le Mminisme romantique, Lettres Modernes, Paris,
1979
14 Pierre Barberis, 'La sociocritique', pp.121-153 dans	 Introduction aux methodes critiques
pour l'analyse litteraire ... sous la direction de Daniel Bergez, Bordas, Paris, 1990, p.123.
' 5 ibid.
16 Nicole Mozet, 'La critique balzacienne : objectifs et outils,' pp.59-61 dans Magazine
Littèraire, t.373, 1999, p.60.
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Le texte 1...] n'existerait pas sans le reel, et le reel a la limite,
aurait existe sans lui ; mais le reel, alors, tel que nous pouvons le
percevoir, ser ait-il le mème, exactement? Toute la question est
la : si le reel ne nous est connu que par les discours tenus a son
sujet, quel est, parmi eux, la place du discours proprement
litteraire? 17

Quant a Ia theorie critique qui soutient la these, c'est Ia socioc ritique, plutOt

que Ia critique thdmatique et Ia critique textuelle. Nêanmoins, nous ne

pouvons pas m6connaitre, quoiqu'elle soit secondaire, «la place du discours

proprement litteraire».

17 Barbêris, op. cit., p.123.
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Chapitre 1.
Discours d'idees vis-à-vis mimesis : les traites et les

romans.
Les traites et les romans de nos deux auteurs vont contribuer

egalement a demontrer notre these, bien que ces deux genres soient

differents quant a leurs buts, ainsi qu'A leurs fonctions et a leurs

methodologies. Dans ce chapitre nous discuterons donc les deux genres en

general, et ensuite les differences entre les traites et romans choisis. Nous

n'oublierons pas ('opinion de Kendall L. Walton : «it may not be clear which of

a work's several purposes is the main one, and its various functions may

interact with and reinforce one another in complex and subtle ways0.18

On definit un traite comme «un ouvrage didactique, oil est exposé d'une

maniere systematique un sujet ou un ensemble de sujets concernant une

matiereo. 19 Walton distingue ainsi les fon ctions des traites de celles des

romans :

18 Walton, op. cit., p.93.
19 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris,1996, p.2288.
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It is not the function of biographies, textbooks, and newspaper
articles [...] to serve as props in games of make-believe. They are
used to claim truth for certain propositions rather than to make
propositions fictional. Instead of establishing fictional worlds,
they purport to describe the real world.2°

En revanche, ce critique souligne la fonction representative des romans,

c'est-à-dire, celle de jouer a faire semblant : «[w]orks of fiction are simply

representations [...] whose function is to serve as props in games of make-

believe». 21 Autrement dit, a la difference des romans, «l'essai [...] considers

comme <discours d'idêes> ou <discours didactique>, reste a recart de la

division ternaire d'inspiration aristothlicienne fondêe sur les procedès de la

mimesiso. 22

Rappelons maintenant quelques aspects de l'art romanesque. E.M.

Forster 23 et Lawrence R. Schehr 24 distinguent tous les deux divers elements

de l'art romanesque qui font partie de la fonction representative du roman,

et nous nous en servirons en examinant la representation des femmes

fictives de nos auteurs. Selon Schehr, le roman est «a long narrative in

prose with characters, organization, development, and plot», 25 definition a

20 Walton, op. cit., p.72.
21 ibid.
22 Didier Coste, `Discours de l'essai et discours narratif dans De ('Amour, pp.179-181 dans
P. Berthier et G. Rannaud, Stendhal, Aux Amateurs de Livres, Paris, 1984, p.182.
23 Forster, op. cit.
24 Lawrence R. Schehr, `Stendhal's pathology of the novel', pp.53-72 dans French Forum ,
v.15, n.1, Jan. 1990.
25 ibid., p.55.
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laquelle nous reviendrons. Michel Zeraffa distingue Ia valeur de Ia spiritualite

et de Ia prophètie dans les romans :

Les oeuvres originates ont une fonction revelatrice des aspects
caches, latents, inavoues de ce que nous nommons la vie sociale,
economique, psychologique : ces oeuvres sont recherche et
expression d'un sens, ou plutOt d'une essence [...] Le roman fait
ainsi figure d'oracle parce qu'il met en lumiére et en cause [...] le
sens et la valeur de notre ineluctable condition historique et
sociale. 26

Nous allons maintenant etudier les buts et les formes des deux traitês, et

comment ceux-ci laissent prevoir les romans.

Quanta Stendhal, Pierre Barbêris nous rappelle que I'auteur n'admirait

pas le roman :

Voulant e'crire le monde et s'ecrire lui-meme, Henry Beyle [...] a
voulu commencer et a commence par tout autre chose que le
roman I'm] II meprisait assez le genre, alors obas» [...] et qui, au
niveau de sa production en masse, etait assez ('equivalent de
notre presse du cceur. Le roman, disait-il, etait bon pour les
marqueuses et les femmes de chambre.27

Mais le critique ajoute que, malgrê les doutes de Stendhal, «le roman [...]

s'est impose comme une forme supêrieur et nêcessaire». 28 De ('Amour, nous

semble-t-il, demontre d'une facon frappante Ia transition dans la forme du

traite au rom an. Rappelons le jugement de Stendhal :

26 Michel Zêraffa, Roman et sociète, Presses Universitaires de France, Paris, 1971, pp.12,
16.
27 Pierre Barbdris, Sur Stendhal, Messidor / Editions sociales, Paris, 1982, p.12.
28 ibid.
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Quoiqu'il traite de l'amour, ce petit volume n'est point un roman,
et surtout n'est pas amusant comme un roman. C'est tout
uniment une description exacte et scientifique d'une sorte de
folie três rare en France. 29

Cependant, notons que d'aprês Schehr, Stendhal ecrit dans ce traite un

roman, ou du moins une theorie du roman. 3° En tout cas, Stendhal lui-mèrne

se demande si la forme du traite lui permettrait de rêaliser son but : oll faut,

pour suivre avec inter& un examen philosophique de ce sentiment, autre

chose que de ('esprit chez le lecteur; it est de toute nêcessite qu'il ait vu

l'amour. Or 00 peut-on voir une passion?» 31 Selon I'auteur, les romans

expliquent l'amour mieux que ne le font les traitês. Ce jugement s' applique

aussi aux opersonnages graves, qui jouissent dans le monde du renom

d'hommes sages et nullement romanesqueso. 32 Ceux-ci

sont bien plus prés de comprendre un roman, quelque passionne
qu'il soft, qu'un livre philosophique, ou l'auteur decrit froidement
les diverses phases de la maladie de l'ame nomm6e amour. Le
roman les emut un peu ; mais a l'ègard du trait-6 philosophique,
ces hommes sages sont comme des aveugles qui se feraient lire
une description des tableaux du musee.33

Selon Henry Amer, chez Stendhal, onattitude du theoricien chez lui et celle

du romancier sont bien diflêrentes. Le thêoricien a voulu observer et noter

les divers aspects de l'amour dans sa rtalitè, le romancier a bien souvent

29 Stendhal, De ('Amour, La Bibliotheque d'une Ame Sensible, p.1.
3° Schehr, op. cit., p.56, et passim.
31 Stendhal, De l'Amour, La Bibliothêque d'une Arne Sensible, p.1.
32 ibid., p.6.
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peint ('amour tel qu'il souhaitait0. 34 Retenons cette opinion dans notre

analyse des romans de Stendhal.

Comme nous savons que Stendhal a ecrit De ('Amour a la suite de Ia fin

catastrophique de son affaire avec Methilde Dembowski, it importe

d'examiner cette influence autobiographique. Pour Merete Gerlach- Nielsen :

Henri Beyle fut re temel mal-aime. Soumis au dur regime des
visites bi-mensuelles, les seules qu'autorisat la Here Methilde
Dembowski, it profita de ses loisirs imposes, au cours des annees
1819-1821, pour noter ses idees sur ('amour. 35

Selon Alain Chantreau, la thêorie de cristallisation, qui pour Ia plupart des

lecteurs de De ('Amour est une theorie psychologique traitant de Ia

naissance de ('amour, est utilisêe par Stendhal :

pour expliquer qu'il avait eprouve pour Matilde Dembowski un
amour qui lui a laisse un souvenir a Ia fois merveilleux et
douloureux, qui I'a conduit au desespoir et au bord du suicide.36

Henri Martineau est d'accord :

33 ibid.
34 Henry Amer, 'Amour, prison et temps chez Stendhal,' pp.483-490 dans Nouvelle Revue
Francaise, vol.10, 1962, p.483.
35 Gerlach-Nielsen, op. cit., p.5.
36 Alain Chantreau, 'Cristallisation et celibat', p.243 dans Stendhal Club, Nouvelle Serie Revue
Trimestrielle, 119, 1988.
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Me thilde n'etait pas seulement l'auteur de ce livre en tant qu'elle
e'tait son inspiratrice, mais c'est elle encore qui l'avait dicte
presque entierement et qui, par le singulier empire qu'elle avait
pris sur Stendhal, lui avait permis de decouvrir dans son propre
cceur les phases de ce desespoir, de ces abattements, de ces
retours d'esperance, bref de toute cette gamme nuancee de
sentiments qu'il a connue par elle et qui grace a elle it a ete amene
a decrire avec une precision et une der licatesse inegalees.37

Nous ne nous êtonnons donc pas que cette oeuvre autobiographique renvoie

pour Ia plupart au point de vue d'un homme, celui de l'auteur lui-méme.

Comme le dit Gerlach-Nielsen, «le livre premier se propose d'analyser Ia

passion du point du vue de celui qui l'êprouve». 38 Cette critique ajoute y

a un but supplementaire dans De l'Amour, celui de «dresser le plaidoyer qui

attendrirait Methilde». 39 V. Del Litto êcrit que «De l'Amour est une

confession, un plaidoyer, une apologie», 4° adressêe a Matilde Viscontini

Dembowski. L'oeuvre vise donc un but profondement personnel sinon

autobiographique, et elle presente un point de vue completement masculin,

('inverse des romans. Nous revenons donc a ('opinion de Walton que les

37 Henri Martineau, 'Introduction', pp.11-18 dans Stendhal, 	 De l'Amour, Texte etabli et
presente par Henri Martineau, Librarie Armand Cohn, Paris, 1959, pp.13-14.
38 Gerlach-Nielsen, op. cit., p.5.
39 ibid.
4° V. Del Litto, `Pourquoi Stendhal a daft De l'Amour,' dans Premiere joumee du Stendhal
Club, Lausanne, Editions du Grand Chéne, 1965, p.66, cite dans Purdy, Anthony, 'De Ia
premiere preface de De l'Amour: destinataire et intertexte', pp.25-31 dans Stendhal Club,
Nouvelle Serie, No. 85, 15 octobre, 1979, p.25.
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biographies, d'o0 nous inferons les autobiographies, n'ont pas de fonctions

romanesques. 41

Considêrons maintenant quelques rapports entre le traitê et les romans

stendhaliens. D'abord, notons l'avis de Daniel Sangsue sur ('importance de la

nouvelle Ernestine, qui forme une partie de De /'Amour, remarques qui

portent aussi sur Ia nature de cette oeuvre :

Je vais essayer de montrer que cette nouvelle, censee de n'etre
qu'une illustration de la theorie des sept phases de la naissance
de /'amour, deborde largement la fonction qui lui a ete assignee et
ne se reduit pas plus a un recit illustratif que De ('Amour ne se
limite a un traite theorique.42

Le critique precise : 0 Ernestine [...Jest un rêcit qui montre exemplairement

combien [Ia naissance de ('amour) ... est liee chez Stendhal a un imaginaire

de ('obstacle et de Ia communication indirecte», 43 aspect qu'on trouve

partout dans les romans stendhaliens. Gerlach -Nielsen est d'accord que

offanalyse d'Ernestine nous a permis de rappeler les theses principales du

traite». 44 De cette facon, Ernestine qservira [...] a comparer la theorie

41 Walton, op. cit., p.72.
42 Daniel Sangsue, 'De ('Importance d'être Ernestine', pp.173-183 dans Persuasions d'amour
: nouvelles lectures de De ('Amour de Stendhal Textes recueilles et presentes par Daniel
Sangsue, Librairie Droz S.A., Geneve, 1999, p.173.
43 Ibid., p.177.
44 Gerlach-Nielsen, op. cit., p.32.
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stendhalienne sur Ia naissance d'amour avec sa mise en pratique dans

('oeuvre rom anesque». 45 Mais la critique conclut que :

si dans son oeuvre romanesque Stendhal n'a jamais recuse les lois
de la cristallisation, it a eprouve le besoin de ?evader du cadre
trop etroit de la theorie en creant des dues d'elite capables
d'eprouver un amour a leur mesure. 46

Nous ne croyons pas qu'Ernestine dêmontre cet aspect de l'art romanesque.

Nêanmoins, Jean-Pierre Richard constate qu'en faisant ses analyses, notre

auteur exprime aussi partout dans ses oeuvres divers aspects de l'art

romanesque :

A travers routes ses vies, reelles et imaginaires, et a sous les
niveaux de son experience, Stendhal apparait double : esprit lucide
et logique, desireux d'arriver au vrai par les Chemins, méme les
plus arides, de /'analyse; mais aussi re veur chimerique, amant
passionne, emporte au moindre pretexte dans la melancolie
romanesque et ('imagination du bonheur.47

Examinons maintenant Ia Physiologie du mariage et ses rapports avec

les romans balzaciens . Catherine Nesci soutient qu'o[I}I n'y a pas de solution

de continuite entre Ia Physiologie, si Ward du point du vue genèrique que

soft ce trait& et ('oeuvre romanesque de Balzac». 48 Bardeche aussi note que,

45 ibid. Les italiques sont de I'auteur.
46 Ibid., p.25.
47 Jean-Pierre Richard, Stendhal et Flaubert : Littërature et sensation, Editions de Seuil,
Paris, 1954, p.19.
48 Nesci, La Femme, mode d'emploi, p.31.
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dans la Physiologie, Balzac est «debarrasse des conventions du roman».49

Parmi d'autres critiques, Arlette Michel precise que c'est dans les romans

que se trouve la dimension spirituelle et morale de ('oeuvre balzacienne :

«[I]a Physiologie du manage ne prophêtise pas [...] la dimension spirituelle oil

La Comedie Humaine trouve sa mesure et peut-ètre son achêvement». 5° En

outre, Michel consid6re que dans la Physiologie, Balzac odêmythifie» la

femme, mais que, dans les romans :

Du type de la «femme honnete» vont naive les mythes de la
«femme de trente ansv, de la «femme abandonnee», de la mere
coupable, de la coquette. : Julie d'Aiglemont, Claire de Beausant
... Henriette de Mortsauf et !Matrix de Rochefide.."

La critique cite en evidence aussi la facon dont Balzac traite le sujet de

l'adultére. Tandis qu'elle affirme que la Physiologie «conduit essentiellement

au romanesque de l'adultere» 52 , dans «tous les romans des vies perdues [se

volt] la comprehension gênêreuse que l'auteur [...] voue aux mal marièes,

aux victimes, coupables et irresponsables, du manage ne se dèmentira

pas». 53 Sharon Marcus signale que le traite laisse prevoir les sujets traitès

dans les romans :

49 Maurice Bardeche, 'Introduction', pp.1-67 dans Honore de Balzac, La Physiologie du manage
pre-originale (7826) : texte inedit presente par Maurice Bardeche. Librarie E. Droz, Paris,
1940, p.67.
5° Michel, 'Introduction', [A Physiologie du manage], p.900.
51 ibid., p.884, p.900.
52 ibid., p.900.
53 ibid.
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In taking marriage as its subject and alternately idealizing conjugal
love, exposing marital deceit, and advocating adultery as
unavoidable, the Physiology initiates the Comedy's key themes of
marriage, adultery, and the war between the sexes. 54

Nous ne nions pas que la Physiologie et les romans de Balzac traitent des

mème sujets, mais nous sommes d'accord avec Michel que la dimension

mythique prèvue dans le traitê accorde aux romans une grande difference :

Les grands mythes du mariage et de l'amour dans l'univers
romanesque balzacien supposent la sociologie analytique et
positive du mariage fixee dans la Physiologie du mariage. 55

Nous affirmons donc que l'art romanesque balzacien enrichit le traitê.

En discutant d'autres aspects de la Physiologie, Michel note que ses

descriptions «sont rêduites a leur pure valeur de fiches anthropomètriques,

de portraits typiques [...] Le romanesque est rècuse». 56 En ce qui concerne

la forme, Marcus remarque qu'A la difference des romans balzaciens,

l'intrigue manque a la Physiologie : «Where Balzac's novels unfold elaborate

plots from which they succinctly infer social precepts, the Physiology lingers

over the aphorisms that it only sometimes illustrates with anecdotes». 57 En

effet, nous allons voir plus loin, en etudiant les romans des deux auteurs, la

grande signification des intrigues, par lesquelles nos deux auteurs laissent

entendre leurs jugements des femmes. Comme nous l'avons déjà trouvê

54 Marcus, op. cit., pp.vii-viii.
55 Michel, 'Introduction' [a Physiologie du mariage], p.900.
56 ibid., p.884.
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chez Stendhal, les personnages Mminins qui sont des individus avec la

complexitê des ètres, 58 manquent aux traitès.

Comme nos deux auteurs sont des rêalistes renommês, nous

examinerons maintenant le rêalisme, et comment ii s'exprime dans leur art

romanesque.

57 Marcus, op. cit., p.viii.
58 «There are in the novel two forces : human beings and a bundle of various things not human
beings, and that it is the novelist's business to adjust these two forces and conciliate their
claims ...There is more in the novel than time of people or logic or any of their derivatives,
more even than fate [...] something that cuts across them like a bar of light, that is intimately
connected with them at one place and patiently illumines all their problems, and at another
place shoots over or through them as if they did not exist [...] fantasy and prophecy». Forster,
op. cit., pp.73-74.
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Chapitre 2.
Le realisme et ('art romanesque chez Stendhal et Baizac.

Nous avons Op note le role des romans comme representations de la

realite. C'est une realite basêe sur Ia sociête, les moeurs et les lois et Ia vie

intellectuelle de l'epoque, telle que nous verrons plus loin. Contentons- nous

pour ('instant de considêrer les rapports entre les romans rêalistes et Ia vie

qu'ils pretendent refleter, et ensuite le realisme chez nos auteurs et sa

relation avec leur art romanesque.

Florian Bratu decrit ainsi les rapports êtroits entre le realisme du dix-

neuvieme siècle et son milieu socioculturel : ole realisme est der en grande

partie a des causes sociales et morales». 59 Selon ce critique : o[l]a pêriode

historique qui correspond au realisme marque l'apogee de la civilisation

bourgeoise, avec son ideal êtroit [...] de la vie et de l'art». 60 Zêraffa observe

que les oeuvres d'art sont fondees sur la vie telle qu'un artiste Ia connait :

«Aux yeux d'un artiste, la notion de forme concerne tout autant la realite

sociale que l'oeuvre d'art elle-mdme». 61 En effet , le realisme est oune

maniêre d'envisager le reel», et, quant au romancier realiste, it one juge pas,

ne condamne pas, n'absout pas, II expose les faits». Mais le realisme one

59 Bratu, op. cit., p.11.
60 ibid.
61 Zeraffa, op. cit., p.12.
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sera jamais une reproduction ni une imitation, ce sera toujours une

interpretatiom par le romancier», 62 qui exploite ('art romanesque,

('imagination y compris. Qui plus est, comme Bratu l'affirme, le realisme

traite des individus :

A l'abri d'une telle approche se cache essentiellement une
conception fondee sur le sujet ou le persons age, congu lui aussi
selon les normes ou les criteres d'une culture ou d'une ethique.
De ce point de vue le realisme est (...] centre sur /'exploration de
l'individu.63

Nous êtudierons donc Ia peinture des personnages fêminins de Stendhal et

de Balzac, nous limitant maintenant au realisme chez Stendhal et Balzac, et

les differentes methodologies utilisees par chacun en interpretant l'epoque.

Rene Bourgeois signale 'Importance fondamentale de nos deux

romanciers dans I'histoire du realisme : «Mais c'est surt out a Stendhal et a

Balzac qu'iI appartenait de faire entrer le roman moderne dans des voies

nouvelles [...] l'enracinement dans Ia rtalitê». 64 Paul Valery Mink ainsi les

rapports entre le realisme de nos deux auteurs :

62 Bratu, op. cit., p.11. Les italiques sont du critique.
63 ibid., p.16.
64 Rene Bourgeois, 5, XIXe siècle, pp. 149-196 dans Favre, Robert, La Litterature fraricaise :
histoire & perspectives, sous Ia direction de Robert Favre. Lyon, Presses Universitaires de
Lyon, 1990, p.180.
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Le parallêle de Balzac et de Stendhal 1...] pourrait se concevoir et
se poursuivre assez raisonnablement. Its operent I'un et I'autre
sur la me me epoque et la me' me substance sociale. Ce sont deux
observateurs imaginatifs du meme objet.65

En examinant donc le rèalisme de nos auteurs, nous observons que les

situations, qu'elles soient politiques, sociales, ou 6conomiques, aussi bien

que les idees de l'êpoque, avaient beaucoup d'influence sur leurs romans.

Tout d'abord, nous affirmons la primautê de l'imagination dans les

romans de nos deux auteurs. Rene Bourgeois souligne que Stendhal «met en

evidence le principe auquel vont devoir obêir tous les romanciers du siècle:

<II faut que l'imagination apprenne les droits de fer de la realite>». 66 Dans le

cas de Balzac, Pierre- Georges Castex estime que, quoique notre romancier

ait pris sur lui le role de I'historien des mceurs, it ne mesestime pas

l'imagination :

Balzac ne nous fait pas de signes, lorsqu'il decolle du reel pour
s'abandonner a sa liberte creatrice. Au contraire, it s'attache
constamment a nous imposer comme reels, grace aux ressources
de son art, les aspects imaginaires de l'ceuvre qu'il &fit. 67

65 Paul Valery, 'Preface' [a Stendhal, Lucien Leuwer], ed. par H. Debraye, Paris, 1927, p.xi.
Cite dans Colin Smethurst, `Balzac and Stendhal : a comparison of electoral scenes', pp.111-
121 dans D.G. Charlton, J. Gaudon and Anthony R. Pugh,Balzac and the Nineteenth Century:
Studies in French Literature presented to Herbert J. Hunt. Leicester University Press,
Leicester, 1972, p.111.
66 Bourgeois, op. cit., p.180.
67 Pierre-Georges Castex, "L'Univers de La Comedie humainq pp.ix-Ixxvi dans Honore de
Balzac, La Comedie humaine,1, Gallimard, Paris, 1976. p.xx.
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De plus, Balzac pouvait «accèder a une verite globale et historiquement

signifiante», 69 en suivant une methodologie dont l'imagination faisait une

grande partie : «La nature, pour etre saisie dans sa verite profonde, devait

etre analysee, donc decomposee, puis reconstruite, rendue a la vie par une

animation nouvelle», et «cette science n'excluait pas l'imagination». 70

Cependant, nos deux ecrivains different dans leurs representations des

situations et des idêes.

Harry Levin exprime une difference fondamentale dans le rêalisme de

nos auteurs, tout en soutenant que c'est «the same tract of material» qui

concerne Balzac et Stendhal :

Ramifying plot to the point from which Stendhal had refined
character, demonstrating the external consequences of the
motives that Stendhal had treated introspectively, Balzac became
the sociologist of the novel as Stendhal had become its
psychologist. The two related modes of interpretation, converging
upon the same tract of material from opposite points of view,
supplement and corroborate each other. 7'

Sous cette optique, dans la representation des femmes fictives, nous nous

attendrions a trouver que, pour la plupart, Stendhal les regarde sous une

optique generalement psychologique, par exemple dans ('importance

accordee aux relations des femmes avec leurs amants, tandis que Balzac

69 ibid., p.xxi.
70 ibid.
71 Levin., op. cit., pp.151-152.
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adopte pour la plupart un point de vue sociologique, comme on volt dans

('importance qu'il donne aux femmes par rapport aux institutions du mariage

et de Ia famille. Certes, Zeraffa estime que chez Stendhal Ie realisme fait

partie de sa methodologie romanesque psychologique, de meme que, «la vie

psychologique apparait comme Ia rivale de Ia vie sociale [... et] ('exigence

d'authenticite se dresse contre le determinisme historiquev. 71 Comme

realistes, nos deux auteurs mettent I'individu en valeur, mais, a cause de

leurs perspectives individuelles, ils different dans la representation de leurs

personnages. Bratu constate que : «les etres stendhaliens ont une soif de

liberte qui Ieur confere sur Ie plan existentiel une aureole pleine de grandeur.

Libertê, action, desir, passion, volontê d'etre soi-meme». 72 Le critique met

en comparaison la liberte des personnages stendhaliens avec ceux de

Balzac :

le personnage stendhalien, a la difference du personnage
baizacien, n'a pas une construction rigide, n'est pas envisage
comme un pion sur l'echiquier du monde, soumis a la discretion de
l'auteur. C'est une identite qui agit parfois en pleine liberte,
echappant a cette identification qui par sa nature est d'origine
romantique. 73

Nous reviendrons plus tard a l'idee de la liberte des femmes stendhaliennes

et baizaciennes comme faisant partie du romantisme et du feminisme.

71 Michel Zeraffa, Personne et personnage, Klincksieck, Paris, 1969, pp.43-44, cite dans
Bratu, op. cit., p.84.
72 Bratu, op. cit., p.87.
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Constatons maintenant que, comme les perspectives des auteurs ne

s'opposent pas tout a fait, nous allons discuter plus loin les aspects

sociologiques romanesques de Stendhal, aussi bien que les aspects

psychologiques romanesques, et en particulier physiologiques, de Balzac.

Quanta l'authenticitê de leurs personnages, Bratu trouve que, pour nos

deux auteurs, elle est d'une importance capitale :

Les passions des personnages balzaciens et stendhaliens sons
actuelles dans une societe tel le qu'ils I'ont observee et decrite.
L'authenticite est un des traits les plus importants des
personnages des ecrivains en discussion. 74

Qui plus est, l'authenticitê est un des aspects spirituels de l'art romanesque

stendhalien et baizacien : «l'authenticite, elle est ou elle n'est pas ; on ne la

mesure pas, on ne la pêse pas non plus, car son registre est spirituel)). 75

Nous reviendrons plus loin a cette question de l'authenticitê des

personnages feminins de nos deux romanciers.

Pour mettre en comparaison davantage l'art romanesque et le realisme

de nos deux auteurs, nous allons examiner d'abord Stendhal, puis Balzac.

Emile J. Talbot note que, dans le cas de celui-IA, «if we consider modern

realism as that which represents characters within a total reality - that is, a

political, social and economic reality - then Stendhal can be said to be its

73 ibid.
74 ibid., pp.84-85.
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founder». 76 D'aprés Claude Roy : «[c]hez Stendhal, les idëes philosophiques,

les idêes politiques, les idêes esthêtiques, les idees morales sont un seul et

mérne arbre aux frondaisons diverses». 77 Mais, loin de rendre compte de la

realite entiere sans aucun sens critique, c'est-à-dire, «la technique de tout

dire», Roy note que Stendhal «ne croit pas que le realisme consiste a faire un

inventaire complet et implacable de la realite, ni que toute realite soit

int6ressante». 78 Hans Boll-Johansen constate que, quoique la realite soit

êtroitement lièe a la rnêthodologie romanesque de Stendhal, notre romancier

utilise «la technique des petits faits vrais pour donner de la vêritê a son

rêcit». 79 Le romancier se sert, par exemple, de la realite extêrieure pour

dêpeindre Ia psychologie des personnages :

Tout comme l'intrigue d'un roman stendhalien correspond au lieu
ou it se deroule, de méme la psychologie des personnages est
profondement influencee par le systeme politique en vigueur [...]
revocation de la realite exterieure sert Presque toujours a
completer ou 1"...] a remplacer !'analyse psychologique.8°

Sous cette optique, le rêalisme est une partie integrale de l'art romanesque

stendhalien. Bratu nous offre une perspective de plus sur Ia peinture des

personnages stendhalie ns. Ce critique consid6re que «[g]race au monologue

75 Ibid., p.84.
7' Talbot, op. cit., p.50.
77 Roy, op. cit., p.36.
78 ibid., p.49.
" Boll-Johansen, op. cit., p.176. Les italiques sont du critique.
80 Ibid., pp.176-177.
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interieur, Stendhal donne une image profonde des replis les plus caches de la

conscience de ses personnages et un modêle, une vole vers la connaissance

de soi». 81 Paul T. Comeau souligne un aspect de l'art romanesque essentiel

au portrait des vies intèrieures des personnages, soit masculins, soit

fêminins. Dans Armance, «Stendhal, by adapting stage soliloquies to the

novel genre in the form of structured monologue, was able to convey the

intricate details of the characters' analysis of themselves and of the

objects of their love». 82 Boll-Johansen precise :

A /'oppose des dialogues, /'utilisation du monologue interieur
reflete les proportions hierarchiques de l'univers romanesque : le
personnage principal masculin se distingue d'emblèe par la
richesse de son monologue interieur, alors que l'approche
psychologique du personnage Mminin est progressive. 83

Ce critique signale de plus ('importance des lettres en peignant le climat

psychologique stendhalien :

Les lettres constituent un dialogue a distance 1...] La frequence
[des !ewes] en dit long sur le climat psychologique du roman
stendhalien : la lettre temoigne d'une distance spatiale qui signifie
atrime psychologique."

Boll-Johansen precise que «[/]'importance croissante que prennent les

lettres a la fin d'Armance accompagne, de manière revêlatrice, la distance

81 Bratu, op. cit., p.117. Les italiques sont du critique.
82 Paul T. Comeau, 'The Love theme and the monologue structure in4rmance', pp.37-58 dans
Nineteenth Century French Studies, vol.Vll, 1980-1981, p.57.
83 Boll-Johansen, op. cit., p.210.
84 ibid.
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interieure qui se creuse entre Octave et Armance, et souligne la crise que

traverse la communication directeo. 85 En outre, nous trouvons que les

heroines fictives, comme les autres personnages stendhaliens, aussi bien

que balzaciens, sont des «round characterso, selon le terme de E.M.

Forster, 86 le resultat d'une creation litteraire qui est absente dans De

/'Amour. Nous allons maintenant mettre en contraste la peinture des

personnages masculins et feminins stendhaliens.

Notons d'abord qu'en general, les romans stendhaliens mettent surtout

en valeur les personn ages masculins. D'aprês Talbot, «Heality in Stendhal is

generally filtered through the individuality of the heroo. 87 Si c'est vraiment

aux yeux du heros que Stendhal presente son monde, cela diminuerait ipso

facto l'importance et l'individualite de ses personnages feminins. A

('exception de Lamle', c'est bien le cas dans ses autres romans. Hans Boll-

Johansen postule l'importance primordiale des personnages masculins

stendhaliens :

85 ibid.
86 oThe test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing
way. If it never surprises, it is flat. If it does not convince, it is flat pretending to be
round. It has the incalculability of life about it - life within the pages of a book».
Forster, op. cit., p.54.
87 Talbot, op. cit., p.51.
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Dans un roman de Stendhal, le developpement du personnage
principal masculin constitue repine dorsale de la structure du
roman 1...] ce personnage occupe la position centrale parce que
tous les autres entretiennent des relations avec lui, mais pas
necessairement entre eux [...] me me dans Armance , le
personnage masculin est la figure centrale. 88

En revanche, selon ce critique, les femmes fictives stendhaliennes sont

relèguees a une situation a la fois diffèrente et infèrieure a celle des

personnages masculins, ceux-ci jouant le role de hêros :

Les femmes des romans stendhaliens ont un autre statut que les
personnages masculins, leur role est complementaire de celui des
hommes. Le personnage féminin est toujours envisage a travers
les relations sentimentales qui I'unissent a I'homme.89

C'est ('amour qui est vraiment le centre d'intêrèt pour les femmes. Le

romancier peint donc le caracthre des heroines selon ('amour qu'elles

expriment pour les hèros. Rappelons aussi I'avis de Grahame C. Jones

concernant Ia situation des personnages feminins stendhaliens. Pour lui,

dans les romans stendhaliens, «la ligne de l'intrigue [...] correspond toujours

a Ia destinee du hèros; mais it est non moins certain que ce sont les heroines

qui donnent a chaque ouvrage ('atmosphere qui lui est particuliêreD. 90

N6anmoins, en utilisant le point de vue des femmes aussi bien que celui du

hèros ou de I'auteur omniscient, I'auteur dêvoile leurs vies interieures.

88 Boll-Johansen, op. cit., p.31.
89 ibid., p.49.
9° Grahame C. Jones, `L'Emploi du point de vue dansArmance, pp.109-136 dans Stendhal
Club, Nouvelle Serie, No. 70, 1976, pp.109-110.
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Simone de Beauvoir dêcrit ainsi le statut des femmes fictives

stendhaliennes :

La femme n'est pas la pure alterite : elle est elle-méme sujet.
Jamais Stendhal ne se borne a de'crire ses heroines en fonction de
ses heros : i1 leur donne une destine' e propre. 11 a tente une
entreprise plus rare et qu'un aucun romancier [...] ne s'est
jamais propose : it s'est projete lui-méme dans un personnage du
femme. 91

De son cote, Bolster renforce cette opinion : «Mathilde de Ia Mole n'est pas

une figure vague et pathetique, mais un caractêre non moins fort et colorê

que le heros lui-méme». 92 Ce critique trouve que, dans La Chartreuse de

Parme «c'est la Sanseverina qui predomine. L'influence qu'exerce Ia

duchesse sur le destin du heros et sur toute l'action du roman est forte et

continue. C'est elle qui agit et qui dirige». 93 Nous allons tenir compte de ces

opinions contrastantes en tirant nos conclusions.

II est evident que, comme thêoricien social, Balzac cree et êtudie au

microscope un monde entier dans ses romans. II a invente son propre monde,

selon sa propre optique, mais, bien entendu, comme auteur rtaliste, it crêe

un monde qui est fonde sur la realite sociale de son époque. Par consequent,

comme le note Talbot, le rtalisme de Balzac differe beaucoup de celui de

Stendhal. Celui-IA «seeks to describe in detail the milieu in which the action

91 de Beauvoir, op. cit., p.376.
92 Bolster, Stendhal, Balzac et le feminisme romantique, p.31.



31

of his novels takes place» 94 , plutOt que d'utiliser la technique stendhalienne

des «petits faits vrais». Comme le fait remarquer Bourgeois : «pilotis ou

petits faits vrais pour Stendhal, details concrets qui, pour Balzac,

<constituent d6sormais le mêritê des ouvrages improprement appelês

romans> 0,95

Comme sociologue, Balzac lui-méme voit catê goriquement ('importance

de son role comme romancier par rapport a Ia societe de l'epoque :

La Societe frangaise allait ètre I'historien, je ne devais é tre que le
secretaire. En dressant I'inventaire des vices et des vertus, en
rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les
personnages, en choisissant les êvenements principaux de la
Societe, en composant des types par la reunion des traits de
plusieurs personnages homogenes, peut-ètre pouvais-je arriver a
ecrire I'histoire oubliêe par tant d'historiens, Celle des moeurs.96

En ecrivant La Comedie Humaine, Balzac est donc certain que ses sources

sons fonclêes sur les moeurs de l'ëpoque :

J'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents,
aux actes de la vie individuelle, a leurs causes et a leurs principes
autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché
aux evenements de la vie publique des nations. 97

En effet, it se voit comme historien des moeurs. Selon Bratu, Balzac donne a

Ia sociêtê une «valeur mythique» au-dessus d'aucune valeur historique :

93 ibid., p.202.
94 Talbot, op. cit., p.50.
95 Bourgeois, op.cit., p.180.
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l'ecrivain protestant, tandis que l'ecrivain catholique trouve une femme

nouvelle, dans chaque nouvelle situation». 109

A ('inverse de Stendhal, les personnages feminins jouent souvent le role

principal dans les romans balzacie ns. Comme Richard Bolster l'ecrit : «c'est

autour d'une figure de femme que gravite l'action dans un nombre

considerable de romans balzaciens». 110 Theodore Gautier exprime comment

les femmes se font sentir partout dans les pages de Balzac :

I I y a, dans son oeuvre [...] comme une odeur de femme [...] quand
on y entre, on entend derriere les portes qui se referment sur les
marches de I'escalier derobe des frou-frou de sole et de
craquements de bottines. "'

Dans les romans balzaciens que nous avons choisis, ii y a une perspective

vraiment feminine, en depit de I'optique de l'auteur omniscient utilisee

presque partout dans son oeuvre.

Nous sommes de l'avis que, quoique nos auteurs rêalistes soient de la

meme époque et que leurs oeuvres examinees dans notre these soient

basees sur cette époque, leurs methodes aussi bien que leurs points de vue,

c'est-à-dire leurs interpretations des r6alites et des idêes de l'epoque, sont

109 ibid., p.15.
110 Bolster, Stendhal, Balzac et le feminisme romantique, p.46.
1 " Theodore Gautier, Honore de Balzac Poulet-Malassis, 1859, p.159, cite dans Bolster,
Stendhal, Balzac et le feminisme romantique, p.16.
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parfois tout a fait diff6rents. 11 s'ensuit que le realisme si distinct de nos

deux auteurs provient de leur manipulation individuelle de l'art romanesque.

En discutant dans les chapitres suivants quelques aspects de la vie

socioculturelle aussi bien qu'intellectuelle qui influencent les femmes de

repoque, nous en trouverons peut-ètre un reflet dans nos traitês. Mais,

quoique les romans en discussion soient des oeuvres de fiction, ce sont en

mème temps des representations de la realitê basêes sur la sociètè, les

mceurs et la vie intellectuelle de l'êpoque. Ces romans peuvent donc

egalement traiter des femmes fictives par rapport aux influences sociales

et intellectuelles de l'êpoque, quoique ce ne soit pas peut-etre leur but

exprês .
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Chapitre 3.
Les entravees : les femmes dans la societe.

Comme ce sont les femmes qui nous intèressent dans cette these,

nous allons faire reference aux statuts de l'êpoque, et en meme temps a

quelques aspects generaux de la societe francaise du dix-neuvierne siècle qui

se refletent dans la situation juridique et sociale feminine. Retenons que, de

la perspective de notre siecle, le dix-neuviéme siècle rêduisait la femme

francaise a l'impuissance. James F. McMillan souligne que, comme les lois

etaient soutenues par les mceurs et les conventions, elles kaient encore

plus repressives. "2

L'heritage du systeme patriarcal, tel qu'il se reflête dans la situation

juridique, est indispensable pour envisager les circonstances de la femme

francaise du dix-neuvieme siècle et pour mettre en perspective le point de

vue de Stendhal et de Balzac. II faut reconnaitre, comme le dit Claire

Goldberg Moses, que :

12 James F. McMillan, France and Women, 1789-1914: Gender, Society and Politics,
Routledge, London and New York. 2000, p.37.
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The majority of men and women accepted the centuries old
patriachal system [... which] regulated roles and rights. The
seemingly constant nature of the subjugation of the female sex
was the most powerful argument that nineteenth- century
patriarchalists could muster in its defense. 13

Cet auteur continue en citant quelques caracteristiques d'une societe

dominee par les hommes :

In a patriarchal society, there is an insistence on legitimacy and
the inheritance is through the male line, thus paternity must be
certain. A wife must be economically dependent on the male head
of the family. Women were excluded from civil or political
participation. Adultery by the wife is seen as a threat to a male-
centered society. 14

Examinons donc les statuts pertinents.

Les situations des hommes et des femmes s'opposaient

fondamentalement dans cette societe patriarcale, l'impuissance relative de

Ia femme &ant soutenue dans les statuts juridiques du temps, le Code Civil

et le Code Penal. Jean-Francois Tetu en conclut :

Malgre le principe, essentiel a Ia Revolution francaise, de Pegalite
entre les citoyens, les rapports entre les individus que le Code
organise repondent de route evidence au souci de preserver un
ordre qui s'exprime sous diverses formes d'autorite. "5

13 Claire Goldberg Moses, French Feminism in the Nineteenth Century , State University of New
York, Albany, 1984, p.1.
114 ibid., --.pp 1-2.
115 Jean-Francois Tetu, `Remarques sur le statut juridique de la femme au XIXe siècle', pp.5-
16, dans La Femme au XIXe siècle : Litterature et ideologie, 2e ed., Presses Universitaires de
Lyon, Lyon, 1979, p.9.
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Cette autorite appartenait, bien entendu, aux hommes. Tetu note dans le

Code plusieurs genres d'autoritd parentale, aussi bien que maritale. 116 Le

principe fondamental se trouve dans ('Article 213 : «Le marl dolt protection

A la femme, la femme obeissa nce a son marl». " 7 Comme McMillan le souligne,

le Code rètablit l'autoritê des marls et des peres, au detriment de Ia libertê

de l'individu, " 8 surtout, semble-t-il, de Ia femme.

En ce que concerne l'institution du mariage dans le Code, Yvonne

Knibiehler et Catherine Fouquet remarquent que : «Le Code Napoleon (1804)

fixe a quinze ans seulement l'Age legal du mariage : age precoce, qui permet

encore au pere de disposer a sa guise d'une fine trop jeune pour rèsister». 119

A cause de cet age premature du mariage legal pour les jeunes filles, et a

cause aussi de l'autoritê traditionnelle du Ore, les jeunes filles n'avaient

guêre d'influence sur le choix d'un marl. C'est ainsi qu'une jeune fine  três

impressionnable et ignorante pouvait ètre asservie a un marl qui lui êtait

odieux. Les femmes êtaient juridiquement asservies dans le mariage a

l'autorite du marl grace a un Code qui «subordinated women to men» et

«rigidly differentiated them». 12° McMillan signale que Ia situation juridique de

16 ibid.
117 Article 213 du Code Civil, cite dans Tetu, op. cit., p.10.
118 McMillan, op. cit., p.37.
119 Yvonne Knibiehler et Catherine Fouquet, La femme et les mëdecins : Analyse historique,
Hachette, Paris, 1983, p.139.
120 Moses, French Feminism in the Nineteenth Century, p.18.
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Ia femme seule et des veuves etait meilleure que celle des femmes mariees,

mais que leurs circonstances n'êtaient pas du tout favorables. "1

Nêanmoins, en discutant «les Regimes Matrimoniaux» du Code Civil, Tetu

trouve que «la puissance de la dot est un des rares moyens pour Ia femme

de contrebalancer la puissance juridique de son marl». 122 II est evident que

cet avantage materiel se limite aux femmes déjà privilegièes. Cependant, une

telle jeune fille «n'est-elle pas une marchandise exposêe en vente a qui veut

en nêgocier l'acquisition et Ia proprietê exclusive»? ' 23 Voila donc encore un

moyen d'asservir et de rendre impuissante une jeune fille.

Selon le Code Civil, les femmes n'etaient donc pas juridiquement êgales

aux hommes. Le Code etait aussi ambigu sur le status des femmes comme

citoyennes. Moses signale par exemple que le Code Civil «recognized equal

rights for citizens», mais en méme temps «excluded women from the

definition of citizenship». 124 Leon Richter precise :

le Code civil s'ouvre sur une curieuse confusion : Particle 7
distingue les citoyens de ('ensemble des personnel exergant des
droits civils, mais Particle 8 dit que tout Francais jouira des
droits; or, les femmes ne jouissent que de certain droits civils. 125

12 ' McMillan, op. cit., p.39.
122 Tetu, op. cit., p.15.
123 Fourier, op. cit., p.92.
124 Moses, French Feminism in the Nineteenth Century, p.18.
125 Leon Richter, Le Code des femmes, 188 cite dans Fraisse, Genevieve, La raison des
Femmes, Paris, Plon, 1992, p.96.
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Bien que victimes du Code, les femmes trouvaient dans ces memes regles un

point de ralliement pour les feministes, comme :

it discriminated against women but also because it intensified
women's sense of sex identification. By proclaiming the political
significance of sex, the code helped shape a feminist
consciousness. 126

Nous reviendrons plus tard a une analyse du feminisme de l'epoque.

En examinant les sanctions penales du Code, Tetu considere que «les

premieres sanctions qui [font] intervenir une difference entre l'homme et la

femme concernent l'adultere. Elles manifestent une attitude

considerablement plus dure pour la femme que pour son mari». 127 Moses

precise :

In the case of adultery by the wife, a husband had the right to
separation. A wife did not have equal recourse unless a concubine
was resident in the house. A wife could be imprisoned for adultery
but a husband could be fined only if his mistress was living in the
house. 128

En ce qui concerne l'adultere, les femmes et les hommes êtaient loin d'être

juridiquement egaux, et la punition plus dure pour les femmes refletait une

attitude plus penible en general envers les femmes. La societe appliquait

deux mesures distinctes aux deux sexes.

126 Moses, French Feminism in the Nineteenth Century, p.18.
127 Tetu, op. cit., p.10.
128 Moses, French fFeminism in the Nineteenth Century, p.19.
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Quant au divorce, it n'êtait permis qu'entre 1803 et 1816. L'abolition du

divorce ne devrait pas nous konner, vu ('attitude des philosophes de

l'êpoque. Boald, par exempe, considerait que le «divorce menace purement

et simplement la famille, et donc l'Etat, qu'il considêre comme le

dêveloppement de la famille0. 129 II n'est guêre surprenant que les causes

admises du divorce pour les hommes et pour les femmes ne fussent pas

equitables. 13° Moses precise que «[d]ivorce precluded divorce on demand, and

favoured husbands over wivesD. 131 Quand le divorce a 6t6 prohib6 en 1816,

«the unequal terms of the divorce law became the unequal terms of legal

separationo. 132 Catherine Nesci trouve que Ia prohibition du divorce ratifia

cette disparitê dans les lois conjugales : «Avec ('abolition du divorce [...]

triomphe la conception inegalitaire du mariage non contractuel et

indissoluble0. 133 Aprês une courte periode de divorce inequitable, les femmes

êtaient donc de plus en plus impuissantes dans l'institution du mariage,

etant asservies aux hommes.

A cause de la nature de Ia societê bourgeoise et patriarcale, la famille

de l'êpoque diffèrait beaucoup de celle d'aujourd'hui. En dècrivant Ia nature

129 Nesci, La Femme, mode d'emploi, p.23.
130 ibid., p.13.
131 Moses, French Feminism in the Nineteenth Century, p.19.
132 ibid.
133 Nesci, La Femme, mode d'emploi,p.23.
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de Ia famine fictive baizacienne, Francis E. Merrill nous rappelle aussi Ia

famille de l'epoque :

The family is not synonymous with the married couple [ ... it]
includes the spouses, their children, grandchildren, and parents,
plus an extensive fringe of aunts, uncles, and cousins [...] In
addition [...] the balzacien family also included the real property
(...] and the special norms, values and traditions that evolved in
each group during its long history. 134

Les femmes mariees avaient donc une lourde responsabilitê dans la famille, a

la difference de leurs maris et de leurs enfants. I■16anmoins, notons que

Balzac est conscient de l'êchec de Ia famille modele. Dans Memoires de deux

jeunes mariees, par exemple, Balzac explique, dans les mots du duc de

Chaulieu, le pêre d'une des heroines, Louise de Chaulieu, la difference entre

la famille ideale et celle de son époque :

II n'y a plus de famille aujourd'hui, it n'y a plus que des individus. En
you/ant devenir une nation, les Francais ont renonce a etre un
empire f...] Un pays est fort quand it se compose de families
riches, dont tous les membres sont interesses a la defense du
tresor commun : tresor d'argent, de gloire, de privileges, de
jouissances; it est faible quand it se compose d'individus non
solidaires. 135

Frederic Jameson a bien vu dans La Cousine Bette «the dangers to the

modern, contemporary Parisian family [...] inherent in the new city life of

134 Francis E. Merrill, Salzac as sociologist', pp. 148-159 dans 	 Sociology & Social Research,
vol. 50, 1966, p. 154.
135 Honorè de Balzac, MOmoires de deux jeunes mariees, La Comedie humaine, 1, Gallimard,
Paris, 1976, pp.242-243.
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the times». 136 Cependant, le mariage etait encore três important, et nous ne

nous etonnons pas du mot de Richard Boster : «Dans la societe de l'epoque,

tout jugement porte sur la condition feminine supposait un examen du

systême conjugal». 137 Nous avons OA mentionne les buts konomiques du

marriage, et comme l'explique McMillan : «mariage formation in the ranks of

the middle classes resulted not from romantic attachments but from family

strategies designed to enhance material interests». 138 Le critique signale

qu'il y avait des consequences graves pour les preferences romantiques des

jeunes filles, car, «the bourgeoisie [...] attached little weight to the

romantic inclination of their daughters when choosing husbands for them».139

L'amour etant plus ou moins exclu du mariage, celui-ci satisfaisant plutOt les

besoins konomiques d'une sociètê bourgeoise. Pour les hommes, aussi bien

que pour les femmes, c'etait une situation qui menait a l'adult6re.

Cependant, le mariage avait un role plus fondamental dans la sociêtê de

l'êpoque. Les femmes s'occupaient des mceurs et de la moralitê de la famille,

et donc de la sociête. En particulier, dans la sociête post-

revolutionnaire, Marie-Paule Duhet estime que le role des femmes etait

celui «d'investir le sacrê dans ce qui peut être sauve: la morale, les mceurs,

136 Frederic Jameson, 'Fredric Jameson on La Cousine Bette', pp.221-247 in Michael Tilby
ed., Balzac, Modern Literatures in Perspective, Longman, London and New York,1995, p.227.
137 Bolster, Stendhal, Balzac et le feminisme romantique, p.106.
138 McMillan, op. cit., p.49.
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la famille», a cause de «ce besoin d'immuable qui dolt contrebalancer tous les

bouleversements en cours». 14° Anna Rosner dècrit les consequences des

mariages refus :

Refuser, c'est s'affranchir d'un destin feminin prescrit,
obligatoire ; c'est mettre en cause les dogmes patriarcaux. Ainsi,
le renversement de la fin archetypique de mariage constitue-t-elle
une pratique essentiellement feminine qui vise a contribuer au
developpement d'une prise de conscience de l'inegalite sexuelle et
sociale.141

Le mariage êtait donc d'une importance capitale pour les femmes de

l'êpoque.

Comme le fait remarquer Bolster, les contemporains n'hesitaient pas a

condamner le systeme conjugal : «Nombreux sont les temoignages qui

accusent les dèfauts du systeme [...] et qui font croire a une veritable

crise». ' 42 Pour Charles Fourier, par exemple, la jeune fille êtait beaucoup

defavorisêe par le mariage : «Le consentement qu'elle donne au lien conjugal

n'est-il pas derisoire et force par la tyrannie des prèjuges qui l'obsedent des

139 ibid.
140 Marie-Paule Duhet, Les Femmes et la Revolution, 1 789-1 794, Gallimard et Julliard,
Paris,1971, p.218.
141 Anna Rosner, 'ClOture et ouverture,' pp.104-120, dans, Masculinfieminin : le X1Xe siècle
a l'epreuve du genre. Textes reunis et presentès par Chantal Bertrand-Jennings, Centre
d'Etudes du XIXe siècle, Toronto, Canada, 1999, p.120.
142 Bolster, Stendhal, Balzac et le féminisme romantique, p.106.
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son enfance»? 1 " D'apres Fourier, le commencement de Ia justice pour les

femmes :

aurait ete de leur accorder une majoritè amoureuse : de les
affranchir a un certain age de ('humiliation d'être exposees en
vente, et obligees de se priver d'hommes jusqu'a ce qu'un inconnu
vienne les marchander et les epouser. 144

Pour les lecteurs de notre siecle cette opinion doit etre evidente, etant

donne les lois sur le mariage déjà mentionnees. Cependant, l'idee revue de la

nature fondamentale du mariage renforca les lois existantes et assura son

importance centrale. Apres tout, comme robserve Bolster : oEn effet, le

mariage êtait pratiquement Ia seule <profession> ouverte aux femmes,

celles des classes aisees surtout». 145 Anne Martin-Fugier decrit ainsi la

situation de Ia femme mariee :

Maitresse de maison, femme de ménage, femme d'interieur,
ministre de l'intèrieur tels sont les termes employes pour
designer la femme 6pouse-mere-maitressse de maison. Elle ne
travaille pas pour gagner sa vie, et pourtant sa vie est occupee,
et meme surchargee. Femme sans profession? Oui. Femme
oisive? sOrement pas.146

En soulignant le choix de roles s'offrant aux femmes dans le mariage, Jean-

Paul Aron conclut que c'est Ia maternite qui triomphe :

143 Charles Fourier, Vers la liberte en amour : textes choisis et presentes par Daniel Guerin.
Paris, Gallimard, 1975, p.92.
144 ibid., p.93.
145 Bolster, Stendhal, Balzac et le feminisme romantique, p.106.
146 Anne Martin-Fugier, 'La maitresse de maison', pp.117-134 dans 	 Miserable et glorieuse: la
femme du X1Xe siècle; presente par Jean-Paul Aron, Fayard, Paris, 1980, pp.117-118.
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Si l'on pose que route femme hesite, dans le mariage, entre les
roles d'amante, de fille ou de mere, nul doute qu'elle n'elise [...]
sous la pression des circonstances, le maternage du marl. Tant
est vibrante cette vocation que le modele de la matemite
triomphante finit par deborder le cadre bourgeois de la
configuration matrimoniale. 147

Nous verrons, dans nos romans choisis, quelques exemples de ces roles

differents.

A cause de ('importance sociale et economique du mariage de l'èpoque,

Ia situation des vieilles filles et des femmes sèparbes devait ètre incertaine

et precaire. Bien entendu, comme Claudia Moscovici le note, malgre la notion

idêalisêe par Ia bourgeoisie du role de Ia mere, Ia realite etait que les

conditions konomiques de I'dpoque «produced different classes of women -

working women, widows, single women, prostitutes and courtesans - each of

whom had to make their living in the masculine public sphereo. 148 La critique

pose Ia question : Ia societe, devait-elle traiter ces femmes seules

independantes comme hommes ou comme femmes? Considerdes comme des

hommes, les femmes seules independantes pourraient voter et méme faire

partie du gouvernement. En tout cas, les femmes seules menagaient la

famille bourgeoise qui etait basee sur les divisions du sexe. 149 Nous allons

147 Jean-Paul Aron, 'Preface' pp.7- 23 dans Miserable et glorieuse : la femme du XIXe siècle,
p.14.
148 Claudia Moscovici, `Gendered spheres in Balzac', pp.469-496 dans International Journal of
Politics, Culture and Society , vol.10, 1997 , p.470.
149 ibid., p.469.
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examiner cette assertion plus loin en êtudiant La Cousine Bette. Disons tout

de suite que, mèrne si une femme seule 6tait assez riche, elle souffrait

d'une attitude publique negative, dont un manque de prestige dans sa vie

sociale êtait le ternoin. McMillan signale que :

Single women were the object of suspicion and scorn : in the
post-Revolutionary definition of womenhood, it was an article of
faith that a woman had to marry before she could enjoy either
status or happiness.'"

Nous examinerons donc plus tard ['attitude de nos auteurs envers les

femmes seules dans Lamiel et La Cousine Bette. Retenons pour ('instant la

subjugation en general des femmes seules aux moeurs de I'epoque.

En ce qui concerne l'adultere, Catherine Nesci affirme qu'il

representait, du moins aprês l'abolition du divorce, «la transgression du

contrat social et sexuel sur lequel repose la societê». 151 Mais comme nous

l'avons vu, dans le Code aussi bien que dans Ia societe, c'est l'adult6re des

femmes qu'on condamne. En effet, comme le dit Fourier, o[m]oralistes, si

vous attaquez un vice, comme l'adultere, vous le dènoncez chez Ia femme et

vous le tolèrez chez l'homme, parce qu'il est le plus fort». 152 En rêalitè,

«[I]'adultêre condamne par les lois et la religion, devient une amusette, un

150 McMillan, op. cit., p.58.
151 Nesci, La Femme, mode d'emploi,p.15.
152 Fourier, op. cit., p.164.
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sujet facetieux sous le nom de cocuage». 153 Fourier est aussi de l'avis que

«[djemander Ia fidèlite des 6pouses, c'est demander la chute de la

Civilisation». Cet auteur demandait «aux marls civilises, s'ils consentiraient a

un ordre de choses qui leur garantiraient pleinement la fidêlite des 6pouses,

sous condition de garantir de méme aux femmes la fidelite des maris». 154 En

effet, selon Fourier, tout comme dans la loi, l'êgalitê des epoux dans le cas

de l'adultêre serait impossible.

Comme c'est surtout les femmes aristocratiques et bourgeoisies qui

nous intêressent, it importe de les situer telles que ces classes se

definissaient apres la revolution. Christophe Charle distingue ainsi les

«fondements profonds du pouvoir de domination des notables, ceux-ci qui

«[djetiennent tous les leviers de commande : ceux de la politique, de

('administration, de l'èconomie [...] et de la culture». 155 Cet auteur fait Ia

distinction entre les notables d'une part et, d'autre part, la bourgeoisie et

l'aristocratie ancienne : «Ce qui distingue les notables d'une bourgeoisie au

sens marxiste postêrieur ou d'une aristocratie ancienne, c'est leur mainmise

sur l'Etat et leur usage particulier de sa puissance regalienne». 156 Charle

discerne aussi le pouvoir croissant de la bourgeoisie : les oprivilêges

153 ibid., p.141.
1 " ibid., p.145.
155 Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Editions du Seuil, Paris,
1991, p.39.
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politiques reserves a la propriete de la terre poussent la nouvelle bourgeoisie

[...] a acquêrir les attributs des fractions dominantesD. ,57 Nous voyons que

I'aristocratie ancienne a en partie perdu son pouvoir.

Charle dêcrit les roles des femmes a travers les classes sociales. Wale

dans la classe dominante, la femme etait toujours «mineure et dependante».

Elle jouait d'abord un role konomique êtant «vou6e, selon les niveaux

bourgeois, a faciliter ('accumulation du capital konomique». 158 Les parvenus

de l'êpoque appreciaient le rOle social de la femme. Pour leurs fils, ceux-IA

choisissaient les «jeunes filles d'ancienne extraction sociale, parfois noble,

capables d'avoir un rOle mondain, voire symbolique puisque ce sont les

femmes qui organisent la sociabilitè d'êlite des salonsD. "9 Comme le dit

McMillan, les salons &talent ouvertement politiques, du moins dans la haute

societe. Cet auteur conclut que :

However much most upper-class women would have disowned the
idea that women should have any part to play in political life, in
practice many did not hesitate to urge the adoption of a
particular policy or course of action.160

Wine dans la classe dirigeante, les femmes etaient donc essentiellement

asservies aux demandes de l'economie matrimoniale ou de la vie sociale et

156 ibid., pp.42-43.
157 Ibid., p.42.
158 Ibid., p.37.
159 ibid.
160 McMillan, op. cit., p.57.
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symbolique des salons. Comme elles ne jouaient qu'un rOle public indirect

dans les salons, c'etait vraiment dans la vie domestique que residait leur

pouvoir, quoique limitê.

N'oublions pas le point de vue royaliste sur le rOle des femmes durant

l'embourgeoisement de l'aristocratie. La conduite de l'aristocratie pendant

la revolution, y compris des femmes, avait contribuê a la dèfaite de la

classe:

Louis de Bonald and Joseph de Maistre insisted that aristocrats
had only themselves to blame for their defeats during
revolutionary years, 1789-1815. Their sinful ways, exemplified by
the visible role of women in aristocratic institutions, had
undermined their virtue, sapped their strength, and caused their
downfall. 162

Par consequent, pour rètablir les anciennes valeurs, c'est-a-dire, royalistes

et aristocratiques, la sociête devait se modifier, surtout quant aux

femmes :

The subjugation of wives to husbands and the confinement of
wives to the domestic sphere were deemed to be necessary to
the restoration of the primacy of royalty and church. The
strength of the aristocractic state depended on the authority of
the husband, the subordination of the wife, and the dependency of
the children'. 163

M.H. Darrow decrit ainsi le processus de I'embourgeoisement des femmes

aristocrates :
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As good aristocrats, as good Catholics and as good citizens,
noblewomen were enjoined to reform their life-styles, to retreat
from public activity into domestic tranquility, and to exchange the
power to inflluence Kings and ministers for the power to influence
husband and children. 163

Les femmes aristocratiques avaient donc perdu leur pouvoir politique. De

plus, Mireille Labouret note qu'elles avaient aussi quelquefois perdu leur

heritage, a cause de la loi etablissant regalite des heritiers devant la loi.164

Cette critique demontre, dans son analyse d' Autre etude de femme, les

effets du Code Civil sur les femmes ar istocratiques, et conclut que

q[l]'ègalite accentue donc runiformite des modes de vie» 165 entre les classes.

Le deces des grandes femmes aristocratiques donnait naissance a Ia femme

comme it faut, et la critique signale revolution de la sphere d'influence de

celle-ci :

La femme du cour du XVIIIe siècle savait influer sur les decisions
royales et exercer un veritable pouvoir. Elle n'existe que sous
forme de Sanseverina fantasque chez Stendhal pour disparaltre
chez Balzac. La femme comme it faut regne desormais sur la
sphere du prive. 166

Le pouvoir inne de ces femmes avait baisse avec celui de Ia classe. Comme le

soutient Arlette Michel :

161 Moses, French feminism in the nineteenth century, p.6.
162 ibid.
163 M.H. Darrow, "French noblewomen and the new domesticity", Feminist Studies, vol.5, no.
1, 1979. pp.41-65, p.55.
164 Mireille Labouret, 'Pavane pour une marquis deunte', pp.235-250 dans L'Annde
Balzacienne, Nouvelle sèrie,18, 1997, p.235.
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Une femme issue de I'aristocratie ou de la bourgeoisie d'argent ne
possede pas le pouvoir : elle a des pouvoirs, une influence
occulte. Elle peut faire un ministre, un homme d'Etat qui, lui,
exerce les re" alitês du pouvoir.168

Et nous verrons dans un chapitre ulterier l'exemple de Renee de I'Estorade

et son marl.

Comme c'est integral a la vie socioculturelle en general, it importe

d'examiner ('education des jeunes filles de l'êpoque. La societe bourgeoise

mettant en valeur Ia famille et la mere, Ia vie professionnelle êtait interdite

aux femmes. Par consequent, on croyait que les jeunes files n'avaient pas

besoin d'une education classique, a Ia difference des garcons, qui se

prèparaient pour une carriêre. 1,9 Cependant, Karen K. Garver tro uve que les

notables s'interessaient beaucoup a l'èducation de Ieurs filles, 1 " seulement

dans la mesure que celle-ci les preparait pour leur vie de femme et mere. '71

McMillan souligne ('importance fondamentale de ('education maternelle des

enfants :

166 ibid.
167 ibid., p.241.
169 Arlette Michel, le Pouvoir feminin dans La Comedie Humaine, pp.186-199 dans L'Annee
balzacienne, nouvelle sêrie 12, 1991, p.187.
/ 69 McMillan, op. cit., p.58.
17° Karen K. Garver, 'Mme Campan, Mme Guizot, and the education of women in Napoleonic
France', pp.58-66 dans Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French
History, vo1.7,1979, p.58.
171 ibid., p.64.
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Mothers had primary responsibility for introducing their children
to the moral and religious precepts which should serve as the
guiding principles of their lives in adulthood [...] they should take
charge of their children's first steps in elementary schooling by
teaching them to read, write and count."'

En ce qui concerne leurs filles, les mêres devaient aussi tout faire pour

assurer que celles-IA sachent gerer Ia maison. Les meres devaient aussi

surveiller ('education scolaire des jeunes filles donnêe par les professeurs a

la maison. Dans les pensionnats des ordres ferninins religieux et d'autres

ecoles primaires, «[cjommonly more time was devoted to the teaching of

religion and sewing than to reading, writing and arithmetic». 172 Quant aux

religieuses, Louis Secondy est de I'avis qu'elles donnaient aux jeunes filles

une education laIque plutOt que religieuse :

la formation qu'elles pretendent donner aux jeunes files est une
sorte de reflet, de transposition, a l'usage de femmes qui devront
vivre dans le monde, de leur mentalite personnelle, de leur style
de vie commune. C'est route une manie re de sentir et de
pratiquer le christi anisme qui colore cette volonte educative de
l'interieur. 173

La responsabilite des mêres pour ('education de leurs filles etait donc

lourde, et, comme les institutions scolaires, leurs devoirs êtaient en

conformitê avec les idees revues de la societe, y compris Ia religion. Fourier

souligne les consequences de ('education actuelle des jeunes filles :

171 McMillan, op.cit., p.50.
172 ibid., p.60.
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Comment la femme pourrait-elle echapper a des penchants
serviles et perfides quand /'education I'a faconnee des l'enfance a
etouffer son caractere pour se plier a celui du premier venu, que
le hasard, /'intrigue ou /'avarice lui choisiront pour epoux?174

L'êducation des jeunes filles de l'èpoque se conformait donc a leur situation

asservie et impuissante, aussi bien qu'aux differences des sexes. L'opinion

existait que l'hysterie des femmes, ce que nous allons discuter plus loin,

êtait causee par trop d'êducation et de lecture des romans. Janet Beizer

considêre que l'iclêe etait effectivement «a defensive gesture, an attempt to

keep rapidly eroding social boundaries in place». 175 Nous allons 6tudier plus

loin les sujets de ('education et de la lecture des romans dans les oeuvres

stendhaliennes et balzaciennes.

Toutes ces attitudes envers les femmes, l'êglise catholique de l'epoque

les affirmait. En êtudiant les rapports êtroits entre rêglise et la noblesse,

Ralph Gibson fait observer : «there is no doubt that the nobility was central

to French catholicism in the nineteenth century ; the alliance of chateau and

presbyte re came to be regarded as a basic fact of social and political

life». 176 Aucune surprise que la religion joue un si grand role dans la peinture

173 Louis Secondy, l'Education des filles en milieu catholique au XIXe siècle', pp.337-352
dans Cahiers d'Histoire, vol.26. no.4, 1981, p.338.
174 Fourier, op. cit., pp.98-99.
175 Janet Beizer, Ventriloquized Bodies. Cornell University Press, Ithaca and London, 1994,
p.56.
176 Ralph Gibson, A Social History of French Catholicism, 1789-1914, Routledge, London and
New York,1989, p.191.
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des femmes nobles de nos deux auteurs. Pour ce qui est de l'influence de

l'êglise catholique sur les femmes de l'epoque, nous notons d'abord Ia

conclusion de Gibson que «Catholicism in all its forms evidently appealed

quite disproportionately to women». 177 L'auteur en cite plusieurs raisons,

mais nous nous interessons surtout aux resultats. Nous ne nous êtonnons

pas que Ia nature et le contenu du catholicisme de l'êpoque, par exemple,

« g ultramontane piety», with its emphasis on affectivity, sentimentalism, and

a certain rather saccharine taste in iconography» 178, aussi bien que «the

massive upsurge in Marian devotion [...] a response to a figure to whom

women could relate», 179 refletent les vues et les demandes des femmes. 180 A

l'instar des attitudes rèpandues de l'êpoque, l'eglise etait partisane de la

diffèrenciation du role selon le sexe. Gibson estime donc que «priests never

tired of associating men with qualities such as strength, authority, power,

and wisdom, and women with sweetness, tenderness, grace, and love. They

intended above all that women should be docile». 181 Cet auteur ajoute que les

marls mème incrèdules envoyaient leurs femmes et leurs filles a l'êglise,

parce que «a Catholic wife was more likely to be submissive and faithful, and

177 ibid., p.180.
178 ibid., p.182.
179 ibid.
180 ibid.
181 ibid., p.186.
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a Catholic daughter more likely to be a virgin». 182 Malgre cette collaboration

entre pretres et marls, «there was an ongoing struggle between the male

clergy and the men of France for the control of French women0. 183 C'etait

les femmes qui profitaient de cette lutte en montant les pretres contre les

marls. 184 Mais, vu ('influence religieuse dans ('education des jeunes filles,

comme nous l'avons déjà observe, la realite est sOrement que l'eglise

catholique etait encore une institution de I'epoque qui asservissait les

femmes.

Si les femmes êtaient reines, c'etait grace a 'Importance fondamentale

du mariage de l'epoque. Bien entendu, quelques-unes d'entre elles

apportaient aussi des richesses ou du rang social au mariage. Mais en meme

temps, les jeunes filles privilegiêes &talent reduites aux biens a vendre. Les

femmes mariêes etaient assurement reines dans la maison, mais

impuissantes dans la vie mondaine. Dans les salons, leur pouvoir politique

etait indirect. Comme individus, les femmes n'existaient que dans leur role

d'epouse et de mere. Elles êtaient asservies a la societe patriarcale et

bourgeoise, aux lois et au systeme conjugal, regime renforce par le systeme

d'education et la religion. Rappelons le jugement de Beizer que le maintien

182 ibid., p.182.
183 ibid., p.187.
184 ibid.
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des differences entre les sexes avait pour but la defense de la societe aprês

la Revolution contre Ia democratie et le chaos qui en resultaient. 186 Cet

auteur ajoute

the increasing vigilance with which the boundaries of gender-
aligned public and private spheres are maintained after the
revolution speaks to their fragility and the feared
interpenetrability of purportedly separate spheres. 187

Nous avons tenth dans ce chapitre de reveler les differences facons dont Ia

societe a maintenu Ia separation de ces spheres.

Ayant decrit le milieu social de I'epoque, nous etudierons dans le

chapitre suivant ('expression de cette realite dans les oeuvres de nos deux

auteurs.

186 Beizer, op. cit., pp.56-57.
187 Ibid., p.57.
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