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Chapitre 4.
La situation des femmes d'apres Stendhal et Balzac.
Nous allons consacrer ce chapitre au role que joue le milieu social de

l'epoque dans Ia peinture des femmes et des femmes fictives dans les

oeuvres choisies de nos auteurs.

On dit souvent que Ia forme de De ('Amour est celle d'un systême

scientifique, et que ('oeuvre traite de Ia psychologie, plutot que de la

sociologie. Cependant, en dêmontrant, par exemple, que l'amour varie selon

Ia nation, l'auteur admet ('influence de la sociologie. 187 Del Litto, en

reconnaissant que ('oeuvre est basee sur l'ex perience personnelle de

l'auteur, croit que Stendhal ajoute aussi «les idèes genèrales» sur le monde :

Toutefois ce caractere «egoisteo du livre n'en exciut pas les idees
generates. Bien au contraire, ceci est le fruit nature! de cela,
Stendhal etant surto ut et avant tout un moraliste. Les chapitres
ot) sont passees en revue les differentes phases de l'amour-
passion (...] renferment des apergus qui sont dictes a l'auteur
par sa propre experience et qui, en mème temps, transcendent
son cas individue1.188

Que faire d'une telle generalisation? Ce critique continue en spêcifiant la

nature de ces «idees pènêtrantes» sur :

187 Stendhal, 'Des nations par rapport A l'amour', pp.167-283 dans De l'Amour, La
Bibliothêque d'une Ame Sensible.
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le role social de la femme et sur la question si epineuse des
rapports entre les sexes que la morale et la religion sons venues
compliquer en multipliant les interdits, les barrieres, les tabous. 789

Ces idees renvoient aux sujets traites dans le premier chapitre de notre

these, mais nous examinerons ici l'optique de Stendhal dans De l'Amour sur

le mariage, le divorce et reducation par rapport aux jeunes lilies et aux

femmes.

Quant au mariage, I'auteur est un critique acerbe des omoeurs

actuelles» comme elles ont rapport aux jeunes filles :

Quoi de plus sot [...] que la presentation officielle et presque
sentimentale du futur a la jeune fille! Cette prostitution legale va
jusqu'a choquer la pudeur. 11 est beaucoup plus contre la pudeur de
se mettre au lit avec un homme qu'on na vu que deux fois, apres
trois mots latins dits a I'eglise, que de ceder malgre soi a un
homme qu'on adore depuis deux ans. '9°

Julie d'Aiglemont, dans La Femme de trente ans, exemplifie l'idee du mariage

comme une prostitution legale. 191 Stendhal, comme nous le verrons aussi

chez Balzac, reconnait les faiblesses du systeme conjugal. Une autre

consequence negative de ce systême est l'i mpossibilite de compter sur la

fidelite des femmes dans le mariage :

188 V. Del Litto, "Introduction", pp.9-21 dans Stendhal, De l'Amour, edition presentee, etablie
et annotee par V. del Litto, Gallimard, Paris,1980, p.19.
188 ibid.
190 Stendhal, De l'Amour, La Bibliotheque d'une Ame sensible, p.92.
191 Honore de Balzac, Une Femme de trente ans, La Comedie humaine 1 Mallimard, Paris,
1976, p.1114.
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ii est absurde de dire a une jeune file vous serez fidele a repoux
de votre choix et ensuite de la marier par force a un vieillard
ennuyeux.'92

Stendhal conclut, avec d'autres critiques contemporains de ('institution de

mariage, qu'on ne peut pas reprocher aux jeunes fines de se livrer a un

amant librement choisi apres le mariage, etant donne qu'elles etaient privees

du droit de choisir leur marl :

Une jeune file de dix-huit ans n'a pas assez de cristallisation en
son pouvoir, forme des dèsirs trap born& par le peu d'experience
qu'elle a des choses de la vie, pour etre en e'tat d'aimer avec
autant de passion qu'une femme de vingt-huit. 793

Nous allons etudier plus loin la passion adultêre des femmes fictives

stendhaliennes et balzaciennes. Retenons ici que, pour Stendhal, la religion

est encore une cause d'une situation inacceptable :

C'est le papisme qui est la source fèconde des vices et du
malheur qui suivent nos mariages actuels. II rend impossible la
liberte pour les jeunes files avant le mariage, et le divorce apres
quand elles se sont trompe'es, ou plutOt quand on les a trompe'es
dans le choix qu'on leur fait faire. 194

A cause des mceurs et de la religion de l'epoque, Stendhal conclut : «II n'y a

qu'un moyen d'obtenir plus de fidelite des femmes dans le mariage : c'est de

192 Stendhal, De l'Amour, La Bibliotheque d'une Ame Sensible, p.242.
193 ibid., p.67.
194 ibid.
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donner la liberte aux jeunes filles et le divorce aux gens marieso. 1 " Nous

verrons plus loin que Balzac est aussi de cet avis.

En ce qui concerne !'education des jeunes filles, Stendhal considdre

«l'actuelle education des jeunes filles,o comme «le fruit du hasard et du plus

sot orgueilo. Dans le cas des jeunes filles, en se servant de cette

education : «nous laissons oisives chez elles les facultès les plus brillantes

et les plus riches en bonheur pour elles-mèmes et pour nouso. 196 En somme :

oLa femme la plus parfaite, suivant les idêes de ('education actuelle, laisse

son partenaire isole dans les dangers de la vie, et bientOt court risque de

l'ennuyer». 197 Stendhal a plaidê pour un niveau de communication egal entre

les hommes et les femmes, ce qui n'est pas possible avec l'èducation

contemporaine des jeunes filles :

Quel est l'homme, dans l'amour ou dans le mariage, qui a le
bonheur de pouvoir communiquer ses pensees [...] a la femme
avec laquelle it passe sa vie? II trouve un bon cceur qui partage ses
peines, mais toujours il est oblige de mettre ses pens6es en
petite monnaie s'il veut étre entendu, et it serait ridicule
d'attendre des conseils raisonnables d'un esprit qui a besoin d'un
tel regime pour saisir les objets.198

En discutant ('education, Stendhal attaque la situation des jeunes filles.

Selon lui, si l'on êtait honnète, aussi bien que courageux, «nous donnerions

195 ibid., p.242.
196 ibid., p.226.
197 ibid., p.240.
198 ibid.
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aux jeunes Hies une education d'esclave, la preuve en est qu'elles ne savent

d'utile que ce que nous ne voulons pas leur apprendre, que ce qu'elles lisent

dans ('experience de la vieo. 199 Mais, en revanche, ('experience de Ia vie des

jeunes filles ignorantes est peu avantageuse, comme, «se sentant esclaves

[des] ont de bonne heure les yeux ouverts; elles voient tout, mais sont trop

ignorantes pour voir bienD.20° II conclut d'un ton cynique : «Le plaisant de

('education actuelle, c'est qu'on n'apprend rien aux jeunes filles qu'elles ne

doivent oublier bien vite des qu'elles seront mariees0. 201 Stendhal croit que

les rapports entre un homme et une femme, dans ('amour aussi bien que

dans le mariage, devraient et pourraient etre ameliores au moyen de

('education. En effet, selon Stendhal, les femmes ne sont pas toujours

inMrieures aux hommes, mais notons que l'egalite des femmes n'est,

d'apres Stendhal, possible et desirable que dans les rapports conjugaux et

amoureux, jamais dans Ia vie publique. En somme, comme nous le verrons

plus loin, Stendhal estime que la nature psychologique et physiologique des

femmes les rend inaptes a Ia vie publique. Nous allons maintenant examiner

la representation des femmes fictives stendhaliennes par rapport aux

institutions sociales de l'êpoque.

199 ibid., p.227.
200 ibid., p.229.
201 ibid., p.236.
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D'abord, nous tirons d'Ernestine certaines vues de Stendhal sur le

mariage et l'adultere

La vunitiono d'Aztezan montre que Stendhal s'inscrit en faux
contre la tolerance de Pepoque a Pe'gard de Padult6re masculin, et
le conge donne par Ernestine a son pre tendant confirme ses
prises de position en faveur de la liberte des femmes et de
Pe' galite des sexes. Comme les ideologues et les feministes des
annees 1830, it remet egalement en question ('institution du
mariage, et la clausule d'Ernestine peut etre interpretee comme
une denonciation ironique des mariages de convenance."

Moya Longstaffe soutient que l'adultere de Philippe Astezan demontre une

difference importante dans Ia nature de l'adultere feminin et masculin :

L'infidelite de l'homme, etre fort et libre, est toutefois plus
franche, moins entachee de mensonge, que celle de la femme.
C'est la femme qui est Pétre double par excellence, et le probleme
reside dans sa nature me' me, dans sa faiblesse qui !'oblige de
ruler. 2°3

Nous citerons plus tard d'autres exemples de l'adultére stendhalien

romanesque.

Examinons maintenant les autres femmes fictives stendhaliennes, en

etudiant le mariage, Ia famille, aussi bien que Ia classe et Ia religion pour

explorer ('influence du milieu social dans leur representation. Car, chez

Stendhal, nous avons deja vu que, dans ('opinion de Hans Boll-Johansen : oLa

societe exprime sa volonte collective par des lois juridiques et morales celui

202 Sangsue, op. cit., p.182.
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que transgresse ces lois s'expose aux sanctions des institutions de la

sociêtê». 204 Ce critique souligne que, dans l'amour, it y a des forces

extêrieures qui cherchent a nuire a l'amour :

Leur dynamisme provient notamment de deux sources : soit de
l'inegalite sociale, soit de certaines institutions de la societe.
Dans chaque roman se livre un combat, souvent acharne, entre
l'amour et les forces exterieures. Si les forces de fame annihilent
parfois les forces adverses, cette victoire est toujours
aleatoire. 2°5

Quant a I'individu vis a vis Ia sociêtè, David Wakefield croit que :

Stendhal's novels have often been read as studies of the
relationship between the individual and society [...] but the real
conflict is not between the hero and 'society' but in the heart of
the individual himself: will he or will he not have the courage to act
up to his ideals?"

Retenons cet avis en exam inant son rapport aux femmes fictives

stendhaliennes. II importe maintenant de preciser ces oforces ext6rieureso,

c'est-à-dire les institutions sociales qui influencent le cours de l'amour dans

les romans stendhaliens, aussi bien que Ia nature de leurs influences, qu'elles

soient bonnes ou mauvaises.

Commencons notre analyse de ('influence des institutions sociales sur Ia

peinture des femmes fictives stendhaliennes en etudiant Armance . Bien

203 Moya Longstaffe, ‘Mensonge et veritê : les paradoxes de l'infidêlite dans ('oeuvre
romanesque de Stendhal,' pp.156-172 dans Stendhal Club, 29 (114), 1987, p.159.
2°4 Boll-Johansen, op. cit., p.27.
2°5 ibid.
206 David Wakefield, Stendhal, The Promise of Happiness. Newstead Press, Bedforc11984, p.71.
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entendu, en depit du titre, !'intrigue tourne autour d'Octave, plutOt que de

('heroine 6ponyme stendhalienne. Jones note que le romancier dêpeint

Armance comme un oreflecteur» d'Octave. Ensuite, la question que se pose

le critique est «dans quelle mesure la conception qui nous en est transmise

par Octave est susceptible d'induire en erreur». 207 A notre avis, ('importance

d'Armance est reduite par ce relecteur. Jones aussi attire notre attention

sur le fait qu'Armance est une etrangere

Elle habite un monde auquel elle n'appartient pas. Elle est
difference, et cette difference se manifeste sous tous les
rapports [...] Elle se trouve par consequent dans une situation
inferieure, incessamment exposee aux mechancetes de ceux que
prennent plaisir a l'insulter [...] Armance est donc non seulement
differente de la societe oil elle vit, mais elle est constamment en
conflit avec elle.2°8

C'est donc le conflit social avec les autres personnages du roman, et en

particulier celui avec les parents d'Octave, sa mere exceptee, qui occupe

('heroine. L'institution sociale du mariage est pour Armance une grande

difficulth. II y a un conflit interieur entre ('amour et la moralitê personnelle,

c'est-à-dire l'honneur, ce qui concerne aussi Octave. Le mariage pour

Armance comprend non seulement ('amour reciproque, mais, de plus, un

respect sans 6quivoque pour Octave. En particulier, comme Octave devient

au cours de ('oeuvre un homme tres riche, le mariage, a cause de l'inega(ite

207 Jones, op. cit., p.113.
208 ibid., p.118.
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dans leurs fortunes, crêe un probleme moral pour Armance. Elle craint que

cette inegalitê ne mêne a la condamnation publique du mariage. Jones signale

comment Armance dêmontre Ia nature du mariage a l'êpoque :

Le mariage est, dans Ia society 00 vit Octave, un commerce pur
et simple, et pour marier convenablement son fits M. de Malivert
salt qu'il faut l'offrir avec une fortune qui sled a son nom [...]
Méme quand Octave et Armance s'en servent [du terme mariage],
c'est toujours avec cette signification et dans ('intention
d'incriminer une institution devenue bassement vënale.2°9

Emile J. Talbot precise :

it would be ignoble for her, who has no fortune, to appear to be
seeking or even accepting marriage with Octave, who is wealthy
(...] to wed her rich relative would make her unworthy of him,
devalue her esteem in his eyes and that of society. It is thus her
duty to prevent a marriage, even if it means lying and pretending
that she is already betrothed She repeats the impediment to
herself again and again and usually links it with the anticipated
public condemnation of such a marriage. 210

Vu ('importance 6conomique et sociale du mariage de l'êpoque, nous ne nous

etonnons pas qu'Armance s'attende a la condamnation publique d'un tel

mariage. Leurs vues morales, aussi bien que le malentendu entre les cousins

concernant leurs sentiments, ajoutent une autre dimension a Ia question du

mariage. Car c'est la rêciprocitê des sentiments amoureux, et, ce qui est

mème plus important, la promesse de cette reciprocite, qu'ils cherchent

tous les deux. Ainsi, jusqu'â ce qu'Armance recoive une lettre d'Octave

209 ibid., p.123.
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l'assurant de son amour-passion, elle ne peut pas lui exprimer ses

sentiments reciproques. Par consequent, «Octave goCitait pour la premiere

fois de sa vie le bonheur de parler de son amour a l'etre qui l'aimait». 211 Mais

Armance croit encore que le mariage est impossible, et mdme quand elle

recoit un heritage qui «aurait fait d'elle un parti a peu pres convenable pour

lui» 212, les difficultes persistent. Quand I'honneur de sa cousine est mis en

danger, Octave arrive a vaincre les scrupules d'Armance. Cependant, le

mariage depend en dernier lieu de ('accord de la famille d'Octave. En

particulier, Stendhal peint les efforts acharnês de Mme de Malivert pour

I' effectuer, et, en revanche, les efforts de son oncle, M. de Soubriane, de

l'empecher. En effet, convaincu par la fausse Iettre de M. de Soubirane a

Armance ot) it parait qu'elle ne l'aime pas, et conscient toutefois de son

propre secret fatal, Octave fait le mariage pour assurer le futur de sa bien-

aimêe

Ce serait sans doute Ocher contre l'honneur que de ne pas faire
d'aveu, si fenchainais pour toujours la destinee de mademoiselle
de Zohiloff. Mais je puis la laisser libre dans un mois. Elle sera une
veuve jeune, riche, fort belle, sans doute fort recherchee ; et le
nom de Malivert lui vaudra mieux pour trouver un mari amusant
que le nom encore peu connu de Zohiloff. 213

21 ° Emile J. Talbot, Stendhal Revisited. Twayne Publishers, New York, 1993, p.32.
211 Stendhal, Armance, CEuvres Completes, t. 5, nouvelle edition, Edito-service S.A., Geneve,
1971, pp.213, 216.
212 Ibid., p.249.
213 ibid., p.293.
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Pour Octave, le bonheur d'Armance durant le mariage êtait une illusion.

Neanmoins, it se demande : «Quelle autre femme au monde [...] meme par

des sentiments plus sinceres, pourrait me donner autant de bonheur». 2" La

sincerite des sentiments d'Armance se voit dans sa decision d'entrer dans

un couvent apres Ia mort de son marl, plutOt que de se remarier, en heritant

ainsi d'Octave.

Malgre l'avis de Boll-Johansen que «[d]ans Armance , les forces sociales

ne sont mobilisees qu'au moment oCi les besoins de ('intrigue romanesque les

appellent», 2" nous trouvons que ces forces servent de facon convaincante a

augmenter les difficultes des amants, difficultes qui proviennent tant des

mceurs et des institutions du temps, que des malentendus interpersonnels

du couple. Nous allons examiner les rapports sentimentaux du couple, et en

meme temps leurs vies interieures, plus loin dans la these.

Dans Le Rouge et le noir, Mme de Renal et Mathilde de Ia Mole sont deux

femmes fictives três differentes quant a leurs classes sociales et leurs

milieux. Quoique Stendhal avoue que «le caractere de Mathilde est impossible

dans notre siècle [...] Ce personnage est tout a fait de ('imagination, et

meme imagine bien en dehors des habitudes sociales qui [...] assureront un

214 ibid., p.300.
215 Boll-Johansen, op. cit., p.28.
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rang si distin gue a Ia civilisation du XIXe siecle», 216 de la perspective du XXle

siecle, les deux heroines incarnent en grande partie les institutions sociales

de l'epoque. En meme temps que Ia classe sociale, nous allons aussi tenir

compte de ('influence des milieux dif ferents, celui de la province et celui de

Paris.

En ce qui concerne Ia classe sociale, Mme de Renal est la femme d'un

bourgeois, «une de ces femmes de province, que l'on peut tres bien prendre

pour des sottes pendant les quinze premiers jours qu'on les voit». 2" Grace a

son education «chez des religieuses adoratrices passionnêes du Sacre-Cceur

de Jesus», 218 elle finit par ne rien savoir. En refusant de donner attention «a

tout ce que disait ou faisait son mari», Mme de Renal on'avait reellement

[...] d'attention que pour ses enfants». 219 Par consequent, Boll-Johansen

conclut que Mme de Renal oechappe aux contraintes des fausses valeurs que

son education religieuse et le milieu bourgeois auraient pu lui imposer». 22° Le

critique ajoute :

216 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t.2, nouvelle edition, Edito-service S.A.,
Geneve, 1971, pp.223-224.
217 Ibid., t.1., p.64.
218 ibid., p.65.
219 Stendhal, Le Rouge et le noir, p.65.
220 Boll-Johansen, op. cit., p.53.
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Sa personnalite integre ne connait pas la duplicite née de la
dependance du jugement d'autrui [...] elle presente routes les
apparences de Pepouse docile qui, repliee sur elle-meme,
s'accommode de la vie protegee que lui procure la prison doree du
mariage [...] peu exigeante en fait de bonheur, elle a fini par
trouver un êquilibre personnel. 221

Mais cet equilibre est pret a etre bouleverse. Stendhal remarque : oÈtrange

effet du mariage, tel que l'a fait le XIXe siecle! L'ennui de la vie matrimoniale

fait perk ('amour seirement [...] Et ce n'est que les Ames sêches, parmi les

femmes, qu'il ne predispose pas a l'amour». 222 Comme nous savons que Mme

de Renal n'est pas une ame seche, aucune surprise qu'a sa premiere

rencontre avec Julien, c'est le coup de foudre. En lui disant : oQue voulez-

vous ici, mon enfant»? 223 elle remarque qu'il est paysan, ce qui avait des

consequences heureuses pour le heros : oapres de longues arm 6es, madame

de Renal n'etait pas encore accoutumee a ces gens d'argent au milieu

desquels it fallait vivre. De la le succes du petit paysan Julien». 224 Nous avons

Ora signal6 l'importance pour Mme de Renal de ses deux fils et qu'elle volt

Julien d'abord comme un troisieme fits. En ce qui concerne ses enfants, Eric

du Plessis affirme gulls :

221 ibid.
222 Stendhal, Le Rouge et le noir, Romans et nouvelles, t.1, texte, variantes et bibliographie
etablis par Henri Martineau, 1952, p.363.Cite dans Boll-Johansen, op. cit., pp.53-54.
223 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t.1, p.48.
224 ibid., p.66.
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representent une sorte de caution morale qui garantit /'innocence
des entretiens, des promenades et des regards ainsi partages.
Couves par leurfs] mere Ts], aimes du pretendant, ces enfants
sont en fait exploites [...] par les deux, devenant a la fois un
moyen d'exprimer le desir et un rempart qui empeche a ce desk
de se manifester. 225

Lisa G. Algazi explique comment une femme et une mere catholique et

bourgeoise qui n'a exprime que ('amour maternel concoit ('amour-passion

adultere :

Her innocence in affairs of the heart and her tendency to treat
Julien like a son blinds her to the enormity of her transgression,
allowing her to step outside the traditional limits of motherhood
to feel and act on her own desires. 226

En revanche, it est evident que Mme de Renal a peur de l'adultére, en eprouve

meme de I'horreur :

TantOt elle craignait de n'étre pas aimee, tantOt l'affreuse idee
du crime la torturait comme si le lendemain elle eOt du ètre
expose' e au pilori, sur la place publique de Verrieres, avec un
ecriteau expliquant son adult6re a la populace.227

Sa decision donc de quitter sa famille pour etre avec Julien met en valeur la

puissance de son amour et de son caractére. Mme de Renal affirme a Julien

«[m]on premier devoir est envers toi [...] je me suis sauvee de Verriereso ,228

225 Eric du Plessis, `Matemite, infantilisation et seduction dans Le Rouge et le noir, Volupte et
L'education sentimentale, pp.115-123 dans The Mother in/and French Literature, ed. by
Buford, Norman, Rodopi, Amsterdam/Atlanta Ga., 2000, p.119.
226 Lisa G. Algazi, 'The Quest for the mother,' pp.130-138 dans Dean de la Motte and Stirling
Haig, Approaches to Teaching Stendhafthe Red and the Black, The Modern Language Associatio
of America, N.Y., 1999, p.132.
227 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, Li, pp.118-119.
228 Ibid., t.11, p.475.
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c'est-à-dire, de ses enfants qui etaient sa vie. Nous croyons avec Algazi que

Stendhal ne condamne pas l'adultere de Mme de Renal. 223 Ses actions apres

avoir ête attaquee par Julien nous demontrent que son integrate et son

courage sont indiscutables. Apres l'attaque, Mme de Renal «defies

patriarchal religion and propriety by defending her attacker, using all her

newfound self-assurance in her efforts to bring about his pardono."° De

peur qu'elle n'ait «Pair de demander vengeance» 231 , elle «ceda sans peine aux

ordres de son marl» 232 de ne pas aller a la cour d'assises pour le procês de

Julien. Mais les sentiments si forts exprimes pour Julien vainquent les

interdictions religieuses et conjugales :

Malgre toutes les promesses de prudence faites au directeur de
sa conscience et a son mari, a peine arrivee a Besancon elle
krivit de sa main a chacun des trente-six jures [pour plaidoyer le
cas de Julien J233

Nous ne sommes donc pas de l'avis de P.-G. Castex concernant Mme de Renal

que «la femme qui trahit son mari devient <une femme adultere avec tout ce

que la notion implique de mensonges, et de malhonnète»). 234 Nous

n'acceptons pas non plus l'opinion de Longstaffe que :

229 Algazi, op. cit., p.132.
230 ibid.
231 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t.2, p.429.
232 ibid.
233

234 P.-G. Castex, Le Rouge et le noir de Stendhal,SEDES, paris, 1967, p.162, cite dans
Longstaffe, op. cit., p.159.
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Dans le monde romanesque de Stendhal le mensonge est [...] la
seule defense du faible, et quoi de plus faible que ces étres
genereux et naffs a qui it n'a jamais ete donne de faire un choix
libre de leur propre avenir?235

En revanche, l'adulthre de Mme de Renal est, croyons-nous, un choix libre

mais en meme temps três difficile, donc une puissance plutelt qu'une

faiblesse. Nous trouvons donc que, dans la peinture de Mme de Renal,

Stendhal utilise les institutions sociales de l'epoque pour mettre en valeur la

force et l'êtendue de la vie interieure de ce personnage. Chez Mathilde de Ia

Mole, c'est tout autre chose.

A la difference de Mme de Renal, Mathilde est Ia fille d'un aristocrate et

elle habite a Paris. Celle-ci est obsedee par ses ancetres, en particulier,

Boniface de La Mole, qui avait Ia tete tranchee au sixiême siècle. Mathilde, de

meme que Mme de Renal, s'ennuie mais, ce qu'elle juge de si ennuyeux sont

les jeunes hommes qui voudraient l'epouser. «Quoi de plus plat, se dit-elle,

que tout ce groupe ! [...] Sans l'ennui qu'ils donnent, ces messieurs seraient

fort aimables». 236 Le mariage avec un de ces aristocrates serait três

fortune, mais três previs ible : «Un an aprês le mariage, ma voiture, mes

chevaux, mes robes, mon chateau a vingt lieues de Paris». 237 On comprend

donc le mot de Mathilde sur Boniface de La Mole: «Je ne vois que la

235 Longstaffe, op. cit., p.159.
236 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t.2, p.102.
237 ibid.
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condamnation a mort qui distingue un homme [...] c'est la seule chose qui ne

s'achete pas». 238 A la difference de Mme de Renal, la position sociale de

Mathilde est une partie integrate de son caractere, et en meme temps le

renforce. A cet egard, Boll-Johansen juge que :

L'impuissance affective de Mathilde est doublee d'une
condescendance sociale qui pervertit ses sentiments [...] Elle a
choisi [...] un homme dont le rang social est inferieur au sien,
tout en conservant l'orgueil de sa classe, l'horreur de deroger a
son rang 1...] La guerre que se livrent l'amour et l'orgueil
constitue /'element moteur du dynamisme des forces intOrieures
de son âme [b..] Le conflit reste insoluble, Mathilde ne peut aimer
Julien qu'en perdant sa propre estime. 239

Etant donne l'orgueil de Mathilde, on comprend pourquoi ii faut attendre que

Mathilde se tro uve enceinte pour que leurs malentendus amoureux soient

provisoirement resolus et son mariage avec Julien puisse avoir lieu. Le pere

de Mathilde, le marquis de La Mole, exprime tres fort son opinion sur le

mariage : «Quoi ! ma fille s'appellera Mme Sorel ! quoi ! ma fille ne sera

duchesse !»24° Mathilde aussi voit son mariage, quoiqu'il soit selon elle avec

un homme superieur a ceux de sa propre classe, en termes de ('opinion de la

societe et de son obsession pour ses ancetres. Aprês la condamnation a

mort de Julien, Mathilde eprouve ces sentiments egoistes, avec, nous confie

Stendhal d'un ton cynique, «toute la bonne foi possible» :

238 ibid.
239 Boll-Johansen, op. cit., pp.61-62.
240 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t.2, p.358.
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S'il meurt, je meurs apt-es lui [...] Que diraient les salons de Paris
en voyant une fille de mon rang adorer a ce point un amant
destine a la mort? Pour trouver de tels sentiments, it faut
remonter au temps des heros. 24'

En effet, chez Mathilde il n'y a pas de bonne foi, a la difference de Mme de

Renal. Du Plessis fait remarquer que Ia liaison :

entre Julien et Mathilde [... serve] surtout a etablir un contraste
entre la venalitë de [Mathilde] et l'unicite de [...] Mme de Renal
[...] la precarite d'une existence incertaine (de l'enfant de Julien
et de Mathilde de Ia Mole est] comme si [Stendhal avait ...] voulu
mettre en relief la sterilite me me de (l'union].242

Le romancier condamne aussi Ia conduite de Mathilde aprês la mort de Julien.

Alors, elle organise les obsêques extravagantes, presque bizarres, et, en se

souvenant de son ancétre, elle met «sur une petite table de marbre, devant

elle, Ia tete de Julien, et Ia baisait au front». 243 Stendhal met en contraste

l'amour de Mme de Renal pour Julien en decrivant ses actions apres sa

mort : «Elle ne chercha en aucune maniere a attenter a sa vie ; mais, trois

jours aprés Julien, elle mourut en embrassant ses enfants». 244 A l'exclusion

de sa bonne foi, sa classe definit Mathilde de Ia Mole, a Ia difference de Mme

de Renal qui surmonte les obstacles de sa classe et de ses sentiments

maternels pour trouver son vrai moi dans son amour pour Julien. Nous

241 ibid., p.421.
242 du Plessis, op. cit., p.118.
243 Stendhal, Le Rouge et le noir, CEuvres Completes, t. 2, p.484.
244 ibid., p.485.
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reviendrons plus loin a Ia vie intèrieure des deux femmes dans leurs rapports

amoureux avec Julien Sorel.

Dans La Chartreuse de Parme, qui se passe en Italie, Stendhal dêcrit

une sociêtë tres diff6rente de Celle qu'il connait en France. L'importance

capitale de l'ltalie dans ce roman est soulignêe par Ernest Abravanel : «La

Chartreuse, c'est le roman d' une Italie, mile dont Henri Beyle se souvient, au

moment 00 ii êcrit, a Paris [qui ...] n'est pas seulement une entitê

geographique, c'est un peuple, une maniêre de vivre et de sentir, d'aller a la

chasse au bonheurD. 245 Stendhal lui-méme precise que «les coeurs de ce pays-

la different assez des cceurs francais : les Italiens sont sincêres, bonnes

gens, et, non effarouchês, disent ce qu'ils pensent». 246 Examinons

maintenant, en bref, la politique d'ltalie dans La Chartreuse de Parme , car, a

('inverse des autres heroines stendhaliennes ou balzaciennes, Ia vie publique

et la politique sont fondamentales a la peinture de Ia Duchesse Sanseverina.

II y avait des regimes tyr anniques a Milan et a Parme, et, d'aprês Emile

J. Talbot, «the political situation described by The Charterhouse of Parma

[...] reveals the stresses and dangers of a repressive regime in which no

245 Ernest Abravanel, 'Preface', pp.i-Ixiii dans Stendhal, 	 La Chartreuse de Parme, CEuvres
Completes, t.24, 1971, p.xxxvii.
246 Stendhal, La Chartreuse de Parme, CEuvres Completes, t.24, p.4.
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one can feel secure against someone else's denunciation)). 247 C'etait dans ce

climat politique que Gina Pietranera «êtait devenue l'une des femmes les plus

brillantes de Ia cour du prince Eugene, vice-roi d'Italie». 248 En effet, c'est un

personnage três puissant dans Ia vie publique, a cause de ses trois mariages

avantageux, mais aussi de ses qualites personnelles. Le romancier dêpeint

son «caractêre ardent [qui] ne lui permettait d'être indifferente sur rien», 249

soit dans la vie publique, soft dans la vie privêe. Nous allons examiner la

scene 00 elle plaide la cause de Fabrice au prince Ranuce-Ernest IV de

Parme. Rappelons d'abord le jugement de Balzac sur cette scene :

Une des plus belles scenes du roman [...1 est [...1 celle 00 la
Sanseverina vient faire ses adieux au souverain, et lui pose un
ultimatum [...] La Gina veut, elle ordonne, elle obtient un rescrit
du prince qui aneantit la procedure. 25°

La duchesse de Sanseverina est belle, et elle salt utiliser sa beaute et sa

position pour influencer un prince três puissant et influent. Elle rbussit

faire partir de Parme Ia marqui se Raversi, femme puissante et dangereuse,

tout en obtenant le rescrit pour sauver Fabrice. Raunce-Ernest offre a Ia

duchesse Sanseverina le role non seulement de son premier ministre, mais

247 Talbot, op. cit., p.124.
248 Stendhal, La Chartreuse de Parme, CEuvres Completes, t. 24, p.30.
249 ibid.
250 Honore de Balzac, 'Etudes sur m. Beyle,' pp.416-456 dans Stendhal, La Chartreuse de
Parme, CEuvres Completes, t. 25, p.480.
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aussi de sa femme. "' Cet acte temoigne autant du pouvoir politique de la

Sanseverina que de sa beautê êclatante. Cependant, Gina prêfêre le comte

Mosca et elle l'èpouse, mariage loin d'être dêsavantageux : oD'ailleurs, elle

regnait sur le comte et le prince, domine par les exigences de son rang, eCit

plus ou moins rêgne sur elle». 252 Nous voyons que Gina n'hesite pas a

exprimer ses opinions politiques devant les personnes influentes. Comme

Talbot le note, la Sanseverina, comme le comte Mosca, tout en etant

aristocrates :

profess the ideals of libertarian aristocracy. Conscious of the
perils of both monarchic despotism and tyranny by the majority,
they are partisans of moral and intellectual freedom. Reactionary
in their anti-egalitarianism, they are liberal in their love of
personal liberty. 253

A Ia difference d'autres heroines stendhaliennes ou baizaciennes, Ia

duchesse Sanseverina a une vie publique et exprime des opinions politiques.

La classe aristocratique et dirigeante, et les vues libèrales politiques,

definissent sa representation. Comme la duchesse utilise son influence pour

aider Fabrice, nous reconnaissons aussi I'effet de Ia famille dans la peinture

de Gina. Nous reprendrons plus tard les rapports de cette femme avec son

neveu.

251 ibid., p.332.
252 ibid., p.333.
253 Talbot, op. cit., p.128.
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Les institutions sociales qui determinent la representation de Cleha

Conti sont la religion, le mariage, et radultere. Pour elle, la religion est três

importante : «Longtemps on avait cru qu'elle finirait par embrasser la vie

religieuse». 254 A cause de sa devotion, elle etait peu dispos6e a se marier,

quoiqu'elle respectat ('ambition de son pêre : «A vingt ans on lui voyait de la

repugnance a aller au bal, et si elle y suivait son pere, ce n'etait que par

ob6issance et pour ne pas nuire aux intèrèts de son ambition». 2" A cause

d'un sentiment de culpabliite envers son pêre quand elle aide Fabrice a

êchapper de Ia prison, elle consent a 6pouser le marquis Crescenzi «pour

diminuer le crime d'une fille qui trahit son pere». 256 Mais en mème temps elle

s'etait preparte a epouser le marquis parce «qu'elle ne sentait aucune

inclination pour lui, et qu'elle kait assurêe de ne point trouver le bonheur

dans cette union». 257 Le mariage est donc pour Clêlia Conti un devoir dont on

ne peut se charger si le bonheur en fera partie. Nous allons examiner plus

tard le dêveloppement des rapports intimes entre Clelia et Fabrice, mais

retenons maintenant que c'est dans Ia prison, oil Fabrice se trouve

incarcerê et oil habite Clêlia, que leur amour intime èvolue. Nous avons OA

trouve que, comme l'affirme Algazi, la prison represente pour les h6ros

254 Stendhal, La Chartreuse de Parme, CEuvres Completes, t. 25, p.40.
255

256 ibid., p.222.
257 ibid.
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stendhaliens «a place of discovery, an unexpected chance to find the

happiness denied them by the strictures of nineteenth-century society». 258

Nous le verrons dans le cas de Fabrice.

A la lumiere de ses convictions religieuses, l'adultere de Clelia Conti,

femme mariêe, avec Fabrice , est bien etonnant. Elle justifie cette conduite

en interprêtant litteralement «son vceu [...] de ne jamais voir Fabrice»,

comme «elle ne le recevait que de nuit, et jamais it n'y avait de lumieres dans

l'appartement». 259 Tandis que Simone de Beauvoir considêre qu'en utilisant

ce stratagême, Clelia «est a la fois risible et bouleversante», 26° pour

Longstaffe, onamour de Fabrice et de Clelia est sacralise par la vocation

proprement religieuse des deux personnages, vocation au sacrifice et a la

vie spirituelle, la vie du cur et de la contemplation». 26 ' La critique

continue :

Leur amour est [...] place sous la protection de la Sainte Vierge,
a qui a ete fait le seul vmu auquel Clelia reste fidele.
Detournement de la glettre» de la devotion chretienne au profit de
('esprit de cet autre amour. 262

Notre jugement sera base sur le sort de leur fits, Sandrino, enfant de cette

liaison. Sandrino tombe malade, et pour le voir «Fabrice etait oblige de [...]

258 Lisa G. Algazi, 'Throw away the key, the prison as maternal space in the stendhalian novel,'
pp.286-294 dans Nineteenth-Century French Studies, 26, 198, p.286.
259 Stendhal, La Chartreuse de Parme, CEuvres Completes, t.25, p.366.
260 Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, 1, Gallimard, Paris, 1949, p.373.
261 Longstaffe, op. cit., p.165.
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voir [CleHa] a la clarte des bougies, ce qui semblait au pauvre cceur malade

de C16lia un Oche horrible». 263 Comme ce rendez-vous a presage la mort de

Sandrino, aucune surprise que «Clèlia se figure qu'elle êtait frappee par une

juste punition, pour avoir ête infidele a son vceu a la Madone».264

Nous avons vu ci-dessus l'influence de la religion, du mariage et de

l'adultere sur la peinture de Clèlia Conti, aussi bien que sur son role de mere.

Nous reprendrons plus tard sa vie intdrieure, en particulier dans ses

rapports avec Fabrice.

Dans Lamiel, l'heroine 6ponyme est une enfant trouvee adoptêe par les

bourgeois Hautemare qui habitent la ville provencale de Carville en

Normandie. Talbot ddcrit ainsi le milieu social : oThis is a society [...] that is

both politicized and highly moralistic. It is subject to the strong influence of

the Church and peopled with individuals bound to convention». 265 M.

Hautemare oetait bedeau, chantre, maitre d'ecole». 266 Sans enfants, et

devenus riches, les Hautemare doivent, d'apres M. l'abb6 Le Clou, «selon leur

pouvoir, donner une Arne a Dieu». 267 Ils se demandent : oNous faisons des

262 ibid.
263 Stendhal, La Chartreuse de Parme, CEuvres Completes, t. 25, p.370.
264 ibid., p.371.
265 Talbot, op. cit., p.144.
266 Stendha, Lamiel, CEuvres Completes, t.44, nouvelle edition, Edito-service S.A., Geneve,
1971, p. 187.
267 Ibid., p.22.
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economies considerables, apres nous, a qui reviendra-t-il»? 268 Mme

Hautemare precise a son marl leurs intentions religieuses et personnelles en

faisant ('adoption :

Tu ferais bien d'adopter une petite Mk route petite ; nous
relêverons dans la crainte de Dieu ; ce sera une Arne que nous lui
donnerons, et dans nos vieux fours elle nous soignera. 269

Lamle! habite chez les Hautemare comme leur niece, et Mme Hautemare «ne

parfait a Lamiel que de devoirs et de pèch6s0. 27° La jeune fille est donc

exposee aux institutions sociales bourgeoises et religieuses d'une yule

provinciale. Talbot signale les difficultes d'un tel milieu pour Lamiel : « It is

in such a setting that Stendhal places a young woman who is apolitical,

amoral, antireligious , and unconventional». 271 Les Hautemare, en limitant la

liberte de Lamiel, personnifient les restrictions du milieu. Mme Hautemare,

par exemple, «contrariait la vivacite» de Lamiel, en conduisant «la petite fille

par la main, au lieu de la laisser gambader comme toutes les petites filles du

village!»272 C'est ainsi que sa tante expose Lamiel, cette «fille du diable», 2" au

persiflage des villageois. Vu les opinions et la mode de vie de ses parents

adoptes, et ('attitude des villageois, it s'ensuit que Lamiel ap prend non

268 Ibid., p.188.
269 ibid., p.188.
270 ibid., p.192.
271 Talbot, op, cit., p.144.
272 Stendhal, Lamiel, CEuvres completes, t. 44, p.198.
273 ibid., p.23.



85

seulement a rendre oinjures pour injures a ses ennemies», 274 mais, de plus,

qu'elle pleure od'ennuio. Mais l'aristocratie n'offre pas a Lamiel une vie moins

ennuyeuse. Obligee par la duchesse de Miossens d'être sa lectrice, <<au bout

d'un mois, Lamiel pêrissait d'ennui». 275 Cependant, elle one s'apercevait pas

de son succês aupres de la duchesse; it fut immense». 276 Ce succês

s'explique par le caractêre et la conduite de Lamiel, qui different beaucoup

des oairs de decence et de reserve que se donnent les filles des gens du

peuple qui ont gagne quelque argent». 277 La liaison de Lamiel avec le fits de la

duchesse, le duc de Miossens, est aussi tits ennuyeuse pour la jeune fille.

Talbot signale que :

Both the mother and the son attach themselves to Lamiel, who is
of a lower social status, implicitly recognizing that the
spontaneity she represents and that attracts them to her cannot
be found in their own class. 278

Quoique Lamiel change de niveau social, comme le note Talbot, de l'orphelinat

a Ia bourgeoisie, puis a l'aristocratie grace a des liaisons nobles279, nous

soutenons que Ia representation de Lamiel la met en dehors des

considerations de classe. Ce n'est qu'au moment de rencontrer le criminel,

274 ibid., p.210.
275 ibid., p.3 5.
276 ibid.
277 ibid.
278 Talbot, op. cit., p.142.
279 ibid.., p.149.
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Valbaire, que Lamiel «connait Pamour». 280 Valbaire lui dit : «La societe est

injuste envers moi, je lui Pais Ia guerre». 281 Pour Lamiel, le criminel a sans

doute «plus d'esprit que le duc de B», 282 et elle n'hesite pas a «l'aide[r] dans

un crime». 283 Jusqu'ici, Lamiel trouve les gens de n'importe quel niveau de la

societe trop ennuyeux pour qu'elle puisse les aimer, donc il est normal qu'elle

tombe amoureuse d'un paria.

Mais Lamiel est lectrice, et ce sont les livres, aussi bien que les gens,

qui determinent son caractdre. D'abord, M. Hautemare, en sa qualitê de

maitre d'ecole, lui enseigne a lire. Lamiel abhorre d'abord la lecture, «un des

supplices de Ia petite fille». 284 Cependant, en lisant les histoires de «deux

fameux chefs de brigands», 285 celle «du Grand Mandrin puis celle de Monsieur

Cartouche [...] Lamiel etait fort eveillee d'esprit et d'imagination». 286 Dans

ces livres, «[I]eur fin, qui arrivait toujours en lieu eleve et en presence de

nombreux spectateurs, lui semblait noble ; le 'l yre ne vantait-il pas leur

courage et leur energie»? 287 Dans ces histoires de brigands se trouve

l'inspiration pour Ia fin violente de notre heroine. Desormais, elle commence

280 Stendhal, Lamiel, CEuvres completes, t.44, p.160.
281 ibid.
282 ibid.
283 ibid.
284 ibid., p.212.
285 May, op. cit., p.200.
286 Stendhal, Lamiel, CEuvres Completes, t. 44, p.213-214.
287 Ibid., p.214.
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a mettre en doute les opinions des Hautemare, en concluant que : 0C'est

donc la le mot de l'enigme [...] mes parents sont tesh>288 Mais l'education

de Lamiel n'est pas tout a fait livresque. Selon C.W.Thompson :

Ses premiers amants et admirateurs devront servir son
education autant et plus que ses plaisirs [...] Lamiel ne limitera
pas son instruction aux connaissances livresques ; dans un
monde oei ce sont toujours les hommes et les classes
possedantes qui contrOlent le savoir, elle regimbera
instinctivement contre tout refus de lui apprendre les choses de
la vie. 289

Lamle! 6value les avis de ses conseillers, mais les abandonne en faveur de

ses propres opinions, quelques diff6rentes qu'elles soient. Finalement, dans

Lamiel, le romancier se sert des institutions sociales pour mettre en valeur

l'energie, Ia curiositê et l'indêpendance de son heroine. Nous reviendrons plus

loin sur la psychologie de Lamiel, ses rapports amoureux, aussi bien que son

fèminisme.

Stendhal se sert des institutions sociales et des mceurs de l'êpoque

comme un cadre pour Ia representation des femmes, et, puisque l'auteur

s'intêresse Cant a Ia psychologie, ce sera Ia vie inthrieure feminine qui le

prèoccupe en particulier. Plus tard, nous allons examiner en detail la

psychologie des femmes stendhaliennes. Pour !'instant, faisons !'analyse de

288 Ibid., p.217.
289 C.W. Thompson, Lamiel, fille du feu, Editions L'Harmattan, Paris, 1997, pp.112- 113.
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('influence des institutions sociales sur la representation des femmes

balzaciennes.

D'abord, nous allons citer l'opinion cate gorique de Brinda J. Mehta sur la

relation absolue entre le peinture des femmes balzaciennes et le milieu

social de l'epoque :

La representation de la femme dans Pesthetique balzacienne fait
echo aux prejuges et aux limitations imposees aux femmes au dix-
neuvieme siècle. Le pore du realisme a presente dans son ceuvre
la specification et la dynamique de la vie quotidienne.29°

La critique precise bien les questions que nous voulons examiner dans cette

section de la these :

La Comedie humaine [...] a mis en relief ('attitude de la societe
envers les femmes et son traitement des femmes. 00 les
femmes trouvaient-elles leur place sur 'Whelk sociale? Comment
les structures sociales du temps servaient-elles d'outils de
repression des femmes? 29'

Levin remarque que, si la sociête est vraiment bien organisee comme le croit

Balzac, ii y a certaines consequences pour les individus qui la transgressent:

Balzac [...] identified the social order with the natural order. If
society was an organic whole, the family was a molecular cell, and
the transgressing individual was unnatural as well as anti-social. 292

290 Brinda J. Mehta, Corps infirme, corps infäme: la femme dans le roman balzacien,
Birmingham, Alabama, Summa Publications, 1992, p.1.
291 ibid.
292 Levin. op. cit., pp.175-6.



89

Nous commencerons par examiner la representation des femmes dans les

institutions sociales dans Ia Physioloige du mariage, et ensuite dans

quelques-uns des romans baizaciens.

Quels sons les buts et Ia methodologie de la Physiologie du mariage?

Selon l'auteur : «Le mariage est une science», 293 donc, nous ne nous

etonnerons pas de la methodologie scientifique de l'epoque dans ce traite.

Arlette Michel ecrit de la Physiologie : «parce qu'elle est <physiologie>,

cette oeuvre montre [...] le propos d'une etude scientifique et positive des

faits sociaux». 294 Morse Le Yaounanc considêre que I'ceuvre «a deux faces.

D'une part elle fait des constatations et &once des lois : elle est oeuvre de

science ; d'autre part, elle trace des lignes de conduite et formule des

rêgIes : elle est une Art». 295 Maurice Bardêche estime que dans son analyse

du mariage, la Physiologie est en méme temps une «exploration minutieuse

des secrets enfermês entre quatre murs, c'est la dêcouverture de Ia <vie

privee>». 296 Dans ce but, Baizac demontre que «dans le mariage, rien ne

compte autant que les petits details, les petites erreurs, les petites

precautions». 297 En ce faisant, Baizac utilise la methodologie de Lavater :

293 Baizac, Physiologie du mariage, p.958.
294 Michel, 'Introduction' [a la Physiologie du mariagej, p.866.
295 Mote Le Yaouanc, 'La «Physiologic du plaisir» scion Ia Physiologic du mariage, pp.165-
182 dans L'Annee balzacienne, 1969, p.176.
296 Bardkhe, 'Introduction' [a La Physiologic du mariage pre-originals, p.67.
297 ibid., p.35.
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Tout ce que Balzac appelle des «symptOmeso, toutes les
remarques qui indiquent a quel point en sont arrives une femme
et son mad ne sont que des developpements du systeme de
Lavater (...] [qui] ne s'interessait qu'aux lignes, aux formes, aux
proportions et au coloris du visage, a la stature ou a certaines
attitudes du corps, a la demarche : Balzac [... decouvre] qu'on
peut faire la meme enquete sur le vétement, la chaussure, la
cravate, la tenue dans le monde, le son de la voix.298

Arlette Michel estime qu'en examinant le mariage dans Ia Physiologie,

Balzac depeint en mème temps la societe de l'epoque :

Parce qu'elle [La Physiologie du mariage] est consacree au
amadage», elle circonscrit un theme majeur : le romancier
entreprend la chronique de son temps ; it interroge une societe
bourgeoise, fondee sur le mariage. 299

II est vrai que la Physiologie os'explique [...] par une idêe prkoncue sur le

mariage et [...] sur Ia nature humaine et sur Ia sociètê». 3°° Balzac, comme

sociologue, dècrit la nature diverse aussi bien que l'importance capitale du

mariage :

Le mariage peut etre considers politiquement, civilement et
moralement, comme une loi, comme un contrat, comme une
institution : loi, c'est la reproduction de l'espêce; contrat, c'est la
transmission des proprietes; institution, c'est une garantie dont
les obligations interessent sous les hommes ; ils ont un Ore et
une mere, ils auront des enfants. 301

298 ibid., p.17.
299 Arlette Michel, 'Introduction,' pp.865 -901 dans Honors de Balzac, Physiologie du
mariage, p.866.
300 'Notice', pp.11-24 dans Honore de Balzac. Physiologie du mariage, CEuvres completes de
Balzac, Tome 17, La Comedie humainc Club de l'Honnéte Homme, Paris,1956, p.22.
301 Balzac, Physiologie du mariage, p.956.
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L'on ddcrit la Physiologie comme «une production tantOt melodramatique,

tantOt romanesque, tantOt parodiqueo. 302 Marcus volt ainsi l'effet du ton

moqueur de I'muvre :

The Physiology's pervasive, undeniable misogyny becomes
complicated [...1 by the text's equally relentless ironic stance
towards its own proclamations [...] Not only do the proposals for
controlling women constantly teeter on the verge of the ludicrous
I'm] but the text is also consistently inconsistent, declaring a
tactic foolproof only to illustrate its ineffectiveness several
pages later. 3°3

En revanche, Pierre-Georges Castex estime que la vue optimiste du jeune

Balzac sur Ia sociêtê s'alourdit dans Ia Physiologie

Des la Physiologie du mariage, ii la mit en accusation : la
desinvolture du ton ni l'apparente legerete du propos ne sauraient
empecher de voir dans ce livre une oeuvre serieuse, parfois
am' re, qui souligne le desarroi des esprits et le desordre des
mceurs. Aussi l'a-t-il place lui-meme sous le signe du
«desenchantement›). 3°4

A notre avis, ('oeuvre est serieuse en dêpit du ton. L'auteur s'inquiête assez

au sujet de ('institution du mariage pour la prendre au sêrieux.

En ce qui concerne les lois et les meurs a l'egard les femmes dans le

mariage, Balzac affirme que :

3021■lotice', dans Balzac, Physiologie du manage, Club de l'Honnéte homme, op. cit., p.23.
303 Marcus, op. cit., pp.xvii-xviii.
3°4 Castex, 'I:Univers de La Comedie Humaine», p.xlviii.
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Le syste me de lois et de mceurs qui regit aujourd'hui les femmes
et le mariage en France est le fruit d'anciennes croyances et de
traditions qui ne sont plus en rapport avec les principes etemels
de raison et de justice developpes par la grande revolution de
1798.305

Pour Balzac, voila ce qui explique la situation ambigue et contradictoire des

femmes mariees francaises du dix-neuvieme siecle, celle «d'une esclave a la

fois libre et prisonniere». 306 II importe maintenant d'examiner ('opinion de

Balzac sur l'adultere a la lumiere de ses remarques sur le mariage.

Balzac nous dit que pendant sa vie it a change d'avis sur l'adultere :

a I'epoque 00, beaucoup plus jeune, it [Balzac] etudia le Droit
frangais, le mot ADULTERE lui causa de singulieres impressions.
Immense dans le Code, jamais ce mot n'apparaissait a son
imagination sans trainer a sa suite un lugubre cortege [...] Plus
tard, en abordant les plages les mieux cultivees de la societe,
I'auteur s'apercut que la severite des conjugales y etait
generalement temperee par l'Adultere. 307

Certes, partout dans la Physiologie, Balzac presume que l'adultere des

femmes est inevitable, et annonce que son propos est «de montrer comment

on peut empecher une femme de tromper son mari». 308 Sharon Marcus

soutient aussi que Balzac, en voulant proteger ('institution du mariage

contre l'adultere, conseille aux marls de devenir meilleurs gardiens de leurs

305 ibid., p.1000.
346 Balzac, Physiologie du mariage, p.1003.
307 ibid., p.904.
308 ibid., p.919.
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femmes, sans amêliorer leur situation. 309 Par consequent, selon cette

critique : «Not only does the Physiology confine women's agency to a strictly

sexual field of action, it attempts to close down even that field». 31 ° Mais en

rêalite Baizac se montre dans la Physiologie tout a fait soucieux des

femmes. Comme le note Michel, pour Baizac l'adulthre n'est pas surprenant,

vu son opinion sur la situation malheureuse des femmes :

Elevee au pensionnat ou par sa famille dans une exacte ignorance
de la vie, elle trouve dans le marl age la possibilite d'une carriere
mondaine desceuvree, elle ree ve enfin de briller : sa curiosite
des passions allumee par ('ignorance est du reste redoublee par la
deception que ne manque pas de lui causer son marl (...] la
conclusion de ces observation s : l'adultere est le corollaire oblige
du mariage. 3"

Baizac lui-mëme affirme que le manque d'expêrience sexuelle des jeunes

filles avant le mariage contribue a Ia nature hasardeuse de ('institution : oil

n'y aurait pas tans de mariages malheureux si les hommes epousaient leurs

maitresses». 312 Les mceurs et les lois francaises sur l'adultére sont donc

responsables de l'echec du mariage. Les lois, oplacees entre un delft et un

crime a prêvenir, ont favorise le crime». La solution se trouverait donc dans

le changement des lois pour «dormer Ia libertê aux filles [plutOt] qu'A Ia

309 Sharon Marcus, 'introduction,' pp. vii-xxi, dans Baizac, Honor-6 de, The Physiology of
Marriage, Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1997, p.xviii.
310 ibid.
3" Michel, Introduction, [a la Physiologie du mariage, ] p.879.
312 Balzac, Physioloige du mariage, p.971.
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laisser aux femmes». 3" D'apres Balzac, «la faute d'une fille est a peine un

delit, si vous Ia comparez a celle commise par Ia femme mari6e». 314 II faut

faire remarquer a son honneur que Balzac constate qu'on ne peut pas

rejeter la responsabilite pour l'adultere sur les femmes : «Les fautes des

femmes sont autant d'actes d'accusation contre l'egoIsme, ('insouciance et

la nullite des maris». 315 en trouvons un exemple frappant dans le cas de

Julie d'Aiglement. Rene Guise conclut que l'idêe de l'adulthre qui «sous-tend

l'ouvrage [...] ne tient pas a la nature des femmes [...] mais a ('ignorance

des hommes [...] et aux lois et institutions sociales». 316 Nous examinerons

plus tard Ia responsabilitê des hommes pour le succês du mariage, et le role

jouè par «l'ignorance des hommes» dans l'êchec des mariages. Contentons-

nous maintenant d'analyser les opinions de Balzac dans la Physiologie sur

('education des jeunes filles.

Comme Stendhal, Balzac croit que ('education des jeunes filles «devrait

[...] subir d'importantes modifications en France». 317 Pour lui, aussi bien que

pour Stendhal, !'education actuelle des jeunes filles, ou, autrement dit, leur

313 ibid.
314 ibid.
315 ibid., p.956.
316 Rene Guise, 'Notes et variantes', pp.1763-1931 dans Balzac, Physiologie du mariage,
p.1773.
317 Balzac, Physiologie du mariage, p.971.
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manque de ('education od'homme», avait de graves consequences pour les

femmes dans leurs roles essentiels de met-es et d'epouses :

Examinez avec quelle admirable stupidite les hies se sont pre tees
aux resultats de l'enseignement qu'on leur a impose en France ...
Les files sont elevees en esclaves et s'habituent a Pidee qu'elles
sont au monde pour imiter leurs grand-meres. 378

En raison de cette education, une petite fille oaura peur d'une araignee, dira

des riens, pensera aux chiffons, parlera modes, et n'aura le courage d'etre

ni mere, ni chaste epouse». 3" Dans la meditation De I'lnstruction en ménage,

Balzac examine la responsabilite des marls pour ('instruction des epouses.

Son avis pour les marls est equivoque, meme contradictoire. Quoiqu'il trouve

qu'«une femme qui a recu une education d'homme possede [...] les facultes

les plus brillantes et les plus fertiles en bonheur pour elle et pour son mari»,

en meme temps, ocette femme est rare comme le bonheur meme». 32° Mais

I'auteur ne conseille pas aux marls de donner une telle education aux

femmes qui ne l'ont pas OA revue :

Vous devrez [...] maintenir la votre, au nom de votre felicite
commune, dans la region d'idees ou elle est née, car it Taut songer

qu'un moment d'orgueil chez elle peut vous perdre, en
mettant sur le trOne un esclave qui sera d'abord tente d'abuser
du pouvoir. 321

D'un ton cynique, I'auteur conclut :

318 ibid., pp.1020-1021.
319 Ibid., p.1021.
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Apres tout [...] un homme superieur en sera quitte pour mettre
ses pensees en petite monnaie lorsqu'il voudra &re compris de sa
femme, si toutefois cet homme superieur a fait la sottise
d'epouser une de ces pauvres creatures, au lieu de se marier a
une jeune fille de laquelle it aurait eprouve longtemps l'ãme et le
cceur. 322

Nous allons voir plus loin Ia place du corps chez Balzac.

L'auteur de Ia Physiologie exprime des idêes avancêes sur Ia situation

des femmes, en attaquant les lois et les institutions sociales concernant

('institution du mariage et l'êducation, mais en mème temps ii dêmontre une

vraie misogynie envers les femmes. 323 Nous sommes conscients que le

mariage et l'adultêre dans Physiologie du mariage aussi bien que dans De

l'Amour sont toujours Minis dans une optique masculine, c'est-à-dire celle

du sexe dirigeant. Maintenant, nous allons examiner dans quelques romans de

Balzac, comme nous l'avons fait pour des romans stendhaliens, les

influences des institutions sociales de l'êpoque sur la peinture des femmes

fictives.

320 ibid., -.u p 1022.
321 ibid.
322 ibid.
3230 With its emphasis on the contradictions of upper-class women's status within marriage,
its portrayal of the irrevocable infidelities of wives and the damaging insensitivity of
husbands, and its promotion of the virtual imprisonment of married women combined with its
admission that completely trammelling them is not possible, the Physiology embodies the
paradoxical blend of both sentimentalism and realism, both misogyny and feminism». Marcus,
op. cit., p.viii.
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Dans Les Memoires de jeunes femmes mariees : «L'auteur tient [sous

forme des Iettres] un debat ouvert, it plaide successivement pour les deux

parties», 324 les deux jeunes femmes Renee de I'Estorade et Louise de

Chaulieu. Ce &bat «donne [au roman .., sal clartê et [... sa] fêconditè [...]

qui proposent des vues contrastees sur les chances et les êchecs du

bonheur en mênage0. 325 Les Iettres servent aussi a presenter les pensêes

profondes et intimes des jeunes femmes. C'est Renee de I'Estorade qui voit

clairement ('importance de la famille :

Mon philosophe d'A veyron a raison de considerer la famille comme
la seule unite sociale possible et d'y soumettre la femme comme
elle l'a ete de tout temps.326

Aucune surprise que Roger Pierrot considêre que, dans les Memoires :

La theorie du manage est donc Hee [...] a une volonte primordiale
d'imposer, en sacrifiant les aspirations anarchiques des individus,
la sauvegarde de la Societe. 327

Mais c'est en comparant les histoires des deux heroines que Balzac met

vraiment en valeur ses vues sur le mariage et la famille. Pierrot resume ces

histoires contrastantes :

324 Arlette Michel, 'Introduction,' pp.865 -901 dans Honorê de Balzac, Physiologie du
matiage, Gallimard, Paris,1980, p.868.
325

326 Ibid., p.279.
327 Roger Pierrot, 'Introduction,' pp.169-194 dans Balzac, Memoires de deux jeunes marides,
p.180.
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Deux amies quitrent le couvent, faute de vocation, et se marient,
l'une a Paris, l'autre en province. Balzac, ma rquant fortement le
contraste, oppose leurs destinees [...] Louise, romantique et
exalte'e, mourra jeune, apt-6s deux mariages domines par la
passion [...] Renee, sage et ambitieuse, contracte un mariage de
convenance qui, grace a sa diplomatie et a son energie, sera
finalement heureux ; elle connaltra toutes les joies de la famille
et, d'un homme faible, meurtri, mediocre en apparence, fera un
personnage dans la societe de la monarchie de Juillet.328

Mais, quoiqu'auteur omniscient, Balzac utilise dans les lett res les points de

vue des deux jeunes femmes, en semblant penetrer leurs esprits. Renee,

voyant tres clairement la necessite economique et sociale de son mariage,

l'accepte volontiers, en le conceva nt comme «une Oche a accomplir 0,329 :

«L'uniformite de mes jours a venir sera variee par les humbles plaisirs de la

campagne. Je continuerai l'oasis de la vallee de Gemenos autour de ma

maison [...] et j'y serai mere de famille». 330 BientOt aprês son mariage, Renee

continue a convaincre son amie des avantages du mariage :

La certitude d'aller dans un chemin trace convient egalement
mon esprit et a mon caractere. Une grande force morale a
corrige pour toujours ce que nous nommons les hasards de la vie.
Nous avons des terres a faire valoir, une demeure a orner,
embellir; j'ai un interieur a conduire et a rendre aimable, un
homme a reconciler a la vie. J'aurai sans doute une famille a
soigner, des enfants a enlever.-331

328 ibid., p.169.
329 ibid., p.181.
330 Balzac, Mdmoires de deux jeunes mariees, p.221.
331 Ibid., p.236.
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Dans la maternitê, Renee dècouvre le devouement, qu'elle estime oplus que

l'amouro :

La premiere certitude que j'ai eue de porter en moi une autre vie
m'a-t-elle donne de bienfaisantes consolations. Une joie immense
a couronne taus ces longs fours de devouement [...]
DevouementY...] n'es-tu plus que l'amour? n'es-tu pas la volupte
la plus profonde, parce que to es une abstraite volupte, la volupte
generatrice? 332

Pour Renee, la famille, c'est sa vie entidre, et ce sont ses enfants qu'elle

aime intensêment, plutOt que son marl ou un autre homme. En effet, elle se

volt avantagee parce qu'elle peut ochoisir entre l'amour et Ia maternit6». 3"

Dans le cas de Renee, la religion consiste en ses enfants : 0.Je ferai mes

dieux de mes enfants». 334 Nous trouvons partout dans I'ceuvre (de progres

victorieux de l'aventure vêcue par Renêe», 335 aventure bien supêrieure

l'echec des mariages de Louise de Chaulieu. Comme Louise est une

aristocrate et suffisamment riche, elle peut faire ses deux mariages pour

('amour. Son premier marl meurt, et elle se marie avec un homme plus jeune,

dans une vie solitaire. Notons que l'amour de Louise pour ses deux marls est

bien passionne, mais quoique cela se trouve dans le mariage plutOt que dans

l'adulthre, it ne suffit pas pour le sentiment de complètude. Les douleurs

d'être encore sans enfants, aussi bien que de Ia jalousie de Ia liaison

332 Ibid., p.310.
333 ibid., p.237.
334 ibid.
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presurn6e de d'un marl plus jeune d'elle, lui causent son dèclin et sa mort.

Nous allons discuter plus loin les opinions de Renee, parfois contradictoires,

sur l'amour et sur Ia libertê des femmes dans le mariage, tout en etudiant

les vues de Louise.

Dans La Femme de trente ans, Balzac raconte l'histoire de Julie

d'Aiglemont, oi, se trouve, selon Bernard Gagnebin et Rene Guise, «un theme

cher a Balzac que celui de ces femmes marièes selon les convenances, non

selon leur cosur et qui se trouvent três vite en proie a un conflit entre le

devoir et l'amourD. 336 Cependant, a la difference des mariages arranges qui,

dans Ia Physiologie, mênent irrêvocablement a l'adultere, Julie d'Aiglemont

s'est mariee en &Olt de l'avis de son Ore. L'hêroIne se trouve dans un &tat

conjugal peu satisfaisant, et nous voulons discuter ici l'adulthre qui en

resulte, et le role qu'y jouent les enfants. Arlette Michel postule que,

pendant la pêriode oei a apparu ce roman, Balzac devient três pessimiste sur

le sujet du mariage

Balzac, passé le Lys et jusqu'a Bette, ne peut donc ecrire qu'une
pathologie sociale du mariage. Elle est impressionnante par la
montee du pessimisme qui l'inspire. Le romancier parcourt les
cercles de l'enfer social : le mariage, partout devalue, montre la
femme degradee par une illusoire liberta 337

335 Pierrot, 'Introduction', [a Les Memoires de deux jeunes mariees], p.181.
336 Bernard Gagnebin et Rene Guise, 'Introduction' , [a La Femme de trente anslp.1032.
337 Arlette Michel, le mariage et l'amour dans ('oeuvre romanesque d'Honorè de Balzac',
pp.111-121 dans L'Information Litteraire, 286me ann6e, no.3, 1976, p.118.
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Andre Lorant est d'accord, en pensant que La Femme de trente ans «doit sa

renommee non pas a la rehabilitation de la femme mCire, secouêe par «des

voluptês et des remords», mais au dêvoilement des secrets de la vie

conjugale en 1830». 338 Nous examinerons maintenant l'adulthre de Julie par

rapport aux mceurs et lois de Ia sociêtê. En envisageant l'adultére pour Ia

premiere fois, Julie se demande, «pourquoi resister a un amant aim6 quand

elle se donnait, contre son coeur et contre le voeu de la nature, a un marl

qu'elle n'aimait pas». 339 Cependant, a ce moment, elle conclut que «[I]a

sociêtê ne peut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois.

En accepter les avantages, n'est-ce pas s'engager a maintenir les conditions

qui la font subsister»? 340 Finalement, Julie choisit l'adultére, et en souffre

les consequences. D'abord, elle est punie par la mort de son amant, Arthur,

lord Grenville, qui est mort pour proteger l'honneur de Julie. Quoiqu'elle

exprime le bonheur dans l'adultére avec Charles de Vandenesse, dans les

trois derniêres parties de l'oeuvre, Julie est depeinte comme «la mere

coupable [...] non seulement punie dans ses enfants legitimes [...] mais

encore dans ses enfants prêferès», 341 ceux des relations adult dres avec

Charles. L'auteur est surtout severe pour Julie dans le cas de Mona, sa fille

338 Andre Lorant, `Balzac et le plaisir', p.287-304 dans L'Annee balzacienne, 17, 1996,
p.289.
339 Balzac, La Femme de trente ans, p.1085.
340 ibid.
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naturelle prefer-6e, qui commet l'adulthre avec le fils legitime de Charles de

Vandenesse. Gagnebin et Guise observent : «VoiIA I'inceste parmi les

consequences fatales de l'adulthre!» 342 Nous sommes d'accord que le «destin

de Julie d'Aiglemont, tout au moins celui de la mere coupable [...] hante les

trois derniêres parties de La Femme de trente ansD. 343 Quoique le romancier

se montre tout a fait compatissant envers l'herdine, «une femme sensible,

intelligence et belle», 344 et qu'en effet le tort de Julie soft «d'epouser un

officier mediocre et brutal, et qui va payer trés cher la faute d'aimer un

jeune diplomate pourvu de toutes les quakes qui manquent au marl», 345 nous

trouvons qu'en peignant les malheurs de Julie aussi bien que ceux de Louise

de Chaulieu, «Balzac espêre [...] convaincre ses lectrices que le bonheur

n'existe que dans le respect de la famille et du mariage». 346 L'histoire

d'Helêne, la fille legitime de Julie, est aussi assez effrayante. Celle-ci tue le

fils illegitime de Julie et Charles et, plus tard, abandonne la societe pour

epouser un corsaire. Quoique la liberte lui donne d'abord une vie merveilleuse,

celle-ci se revêle illusoire, et elle finit par mourir sans abri ni argent. Durant

sa liaison avec le corsaire, Helene d'Aiglement est vraiment libre, mais la

341 Gagnebin et Guise, op. cit., p.1035.
342 ibid., p.1025.
343 ibid., p.1031.
344 ibid., p.1032
345 ibid.
346 ibid., p.1025.
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misogynie balzacienne la condamne a un sort affreux. En effet, l'auteur

dêmontre que les personnages fêminins de La Femme de trente ans qui

transgressent les rêgIes de Ia sociête sont punis.

II est frappant que, dans La Cousine Bette, Baizac depeint Adeline Hulot

comme une femme degradee. La baronne, mere completement devouee a son

marl et a sa famille, ne cherche point d'oillusoire liberte». Tout d'abord,

Baizac etablit et explique «le dèvouement extraordinaire de cette belle et

noble femme». 347 Adeline Fischer, une jeune paysanne et fille d'un simple

laboureur, s'est marièe a rage de seize ans avec l'ordonnateur Hulot d'Ervy,

nomme plus tard baron. Balzac continue : «Ce mariage fut, pour Ia jeune

paysanne, comme une Assomption. La belle Adeline passa sans transition

des boues de son village dans le paradis de Ia cour impêriale». 348 Ne nous

êtonnons donc pas que, pour une jeune fille d'un tel rang de la sociêtê, le

baron soit «une espêce de Dieu qui ne pouvait pas faillir ; elle lui devait

tout». 349 II existe donc une três grande difference dans les classes des

marls, et Adeline en est vraiment consciente et reconnaissante. En sainte

dèvouee, elle protege courageusemen t sa famille, mais Baizac, defenseur de

la famille, Ia dêpeint comme une victime degradee par son marl, sa cousine

347 Baizac, La Cousine Bette, p.74.
348 ibid., p.75.
349 ibid., p.76.
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Bette et par Valerie Marneffe. D'apres Moscovici, la mere bourgeoise, d'oir

la famille, etait menacee par les femmes indêpendantes, c'est-à-dire Bette

Fisher et Valerie Marneffe, qui ne pouvaient pas agir comme meres

bourgeoises. Pour cette critique, c'est «the existence of androgynous

women [which] disturbs the logic of binary gender roles». 350 La critique dêcrit

les consequences de l'androgynie de Bette : «just as she confuses the

boundaries between masculinity and femininity and between public, private

and social domains, Bette penetrates and confuses the boundaries of the

nuclear family». 351 Qui plus est, James R. McGuire suggere que c'est la nature

des rapports entre les deux femmes qui constitue aussi une menace pour la

sociêtê patriarciale : «Whether merely <tentations> or true homosexuality,

Balzac is clearly staging the illicit nature of Bette and Valerie's relationship

as the primary threat to patriarchal society. Whatever the case may be,

these two women conspire». 352 En tout cas, Moscovici constate que, dans La

Cousine Bette, Balzac «attempt[s] to sketch a new, distinctly modern

version of the bourgeois nuclear family while at the same time showing its

35° Moscovici, op. cit., p.481.
351 ibid.
352 James R. McGuire, 'The Feminine conspiracy in Baizac's La Cousine Bette, pp.295-304
dans Nineteenth-Century French Studies, vol. 20, 1992, p. 300.
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inherent contradictionso. 353 De la mdme facon, pour Jameson, Ia realite de ce

roman est ancree :

not so much in the eternal drama of the couple I'm] as in the
dangers to the modern, contemporary Parisian family [...]
inherent in the new city life of the times [...] For such a point of
view [...] the modern family would be the unifying theme of the
novel, and Mme Hulot, as representative in some sense of the
destinies and continuity of the family, would be the center of the
work [...] Mme Hulot serves in some sense as the framework of
the novel. 354

Dans le cas de la famille Hulot, malgre les meilleurs efforts de leur mere,

leur Ore les abandonne sans ressources, leur cousine Bette les menace,

deux oncles meurent, un en se suicidant, et leur fille et sceur, Honorine

abandonne son marl. Cependant, les enfants de Ia baronne n'abandonnent ni

leur mere, ni leur cousine Bette, et le fils Victorin accepte Ia defection de

son pêre, en s'arrogeant le statut du pere de la families Cependant, nous

concluons que la fin de Ia baronne Hulot signale la fin de Ia famille Celle que

Baizac I'avait connue, et non seulement celle des Hulot :

Un moment avant d'expirer, elle prit la main de son marl, la
pressa et lui dit a l'oreille : ({Mon ami, je n'avais plus que ma vie a
to donner : dans un moment tu seras libre, et tu pourras faire
une baronne Hulot» [...] La fèrocitè du Vice avait vaincu la
patience de Pange».355

3" Moscovici, op. cit., p.470.
354 Jameson, op. cit., p.227.
355 Baizac, La Cousine Bette,p.451.
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M. Hulot, en Ore de Ia famille, reprèsente le Vice, que sa femme et la mere

de ses enfants, malgrè sa saintete, ne savait pas vaincre.

Quant a l'adultêre chez la baronne Hulot, au debut du roman it semble

tout a fait invraisemblable que cette sainte mere de famille le commette.

Nous voyons d'abord son rendez-vous avec son admirateur et soi-disant

amant Crevel, a ('aide de qui elle essaie sans succês d'arranger le mariage de

sa fille. En retour, Crevel lui fait une proposition, mais pour Adeline ce serait

acheter le bonheur de sa fille au prix de son propre honneur, et elle le

refuse. Le romancier nous dit qu'en recevan t cette proposition, «elle

souffrait comme femme, comme mere et comme 6pouse». 356 Cependant,

trois ans plus tard, Adeline retourne a Crevel exprês pour le sêduire a la

facon de Valerie Marneffe, prostituee mariee, dans le but de sauver la vie de

son oncle. Le romancier la pardonne, en disant que g[I]a baronne etait fidêle

A elle-mème, a son amour, en se livrant a Ia plus grossiere des infidêliteso. 357

Mais Adeline elle-méme est conscience de la vraie nature de sa proposition :

oJe me suis offerte A vous comme une prostituee [...] j'ai sali ma vie,

jusqu'ici pure par une intention ignobleo. 358 Par le refus de Crevel, Balzac

souligne la nature dêgradante de I'offre d'Adeline. Dans la Physiologie, nous

356 ibid., p.70.
357 ibid., p.320.
358 ibid., 329.



107

avons vu que l'adultere des femmes est inevitable, mais pour Adeline Hulot si

digne que soft l'intention de l'adultere, celui-ci est impossible. Elle est ratee

comme courtisane pour Crevel, d'abord parce qu'elle repugne a l'idee, mais

plus tard c'est Crevel que la rejette. Nous nous demandons, avec Balzac et

Moscovici, si Adeline est aussi peu enthousiaste a jouer la courtisane pour

son mart. D'apres Balzac c'est aussi important d'

Mitre une honnete et prude femme pour le monde, et se faire
courtisane pour son marl, c'est etre une femme de genie [...]
est le secret des longs attachements, inexplicables pour les
femmes qui sont deshe ritees de ces doubles et magnifiques
facultes. 359

Chez Valerie Marneffe, Balzac detruit ('ideal de la femme-mere en mettant

en contraste avec Adeline une femme mere courtisane :

The narrative logic of the novel itself destroys the ideal of the
mother-wife, not only thematically, but also structurally. Since
the courtesan can play the role of the virtuous wife in public, this
logic implies, the wife can save the family only by playing the role
of the courtesan in private. 36°

Certes, Adeline Hulot ne reussit pas a jouer la courtisane pour son mart,

comme manifesto par le grand nombre de liaisons du baron Hulot. Pour cette

sainte femme, le role de courtisane pour son marl serait a coup si- aussi

degradant que l'adultere, et malgre sa vraie devotion, elle ne reussit pas a

sauver le manage.

"9 ibid., p.317.
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Quant aux vues de Balzac sur le divorce, dans La Maison du chat-qui-

pelote, le divorce d'Augustine de Sommervieux est propose par son Ore,

comme solution aux problémes du mariage de celle-ci, solution qu'elle est

vice a rejeter :

Mme de Sommervieux, effrayee, refusa les services de son pére,
dit ne voulait pas se separer de son marl, titre dix
fois plus malheureuse encore, et ne parla plus de ses chagrins. 367

Arlette Michel d'en extrapoler le point de vue de Balzac sur l'utilitê de la loi

sur le divorce :

Balzac mesure ici l'insuffisance de la loi : son manque de prise sur
des misêres qui sont d'un autre ordre et qui, sans la mettre en
cause, la font apparaitre comme inoperante. Faut-il dire que
Balzac conteste Putilitè du divorce? Beaucoup plus profondêment
it dènonce une illusion: les solutions proposees aux drames du
mariage par la loi ne seront, au mieux, que des palliatifs; la vraie
vie est au-delá des normes de la loi civile, dans l'obscur des
imperatifs de la conscience. 362

Dans ce roman, Balzac traite dune heroine dont le divorce n'offre pas de

solution pour ses problêmes conjugaux, car elle fait face a des problêmes

moraux.

Nous voulons maintenant considêrer la situation d'une femme fictive

balzacienne non seulement solitaire mais de plus ecrivain. Dans Beatrix, sous

360 Moscovici, op. cit., p.488.
361 Honore de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, La Comedie humaine, 	 Gallimard,
Paris,1976, p.84.
362 Arlette Michel, Le Manage chez Honore de Balzac: amour et feminisme. Paris, Societe
d'Edition "Les Belles Lettres", 1978, p.84.
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le pseudonyme de Camille Maupin, Fêlicite des Touches est «l'une des

quelques femmes cêlebres du dix-neuviême siêcle». 363 Orpheline, confiêe a

son grand-oncle, 0F6licite s'eleva seule, en garcon». 364 C'est une occasion

pour Balzac d'examiner dans le personnage de Fêlicitê l'effet de ('education

de l'homme sur les femmes :

Le hasard l'a jetee dans le domaine de la science et de
/'imagination, dans le monde litteraire, au lieu de la maintenir dans
le cercle trace par /'education futile donnee aux femmes, par les
enseignements maternels sur la toilette, sur la decence
hypocrite, sur les graces chasseresses du sexe. 365

En effet, d'aprês Balzac, ii existe des dangers pour les femmes dans

('education qu'elles recoivent, soit ('education courante des jeunes filles, soit

('education des hommes, comme nous l'avons vu dans la Physiologie. Kristina

Wingârd considere que Felicitê des Touches «ne connaitra jamais ('amour

complet, reciproque, car sa force et sa supêrioritè intellectuelle font peur

aux hommes». 366 Pour cette critique, «[I]e cas oCi Balzac montre plus

clairement les malheurs que peuvent causer a la femme une education trop

vaste, c'est bien entendu Camille Maupin». 367 D'aprês Frappier-Mazur, «[I]a

soif de connaissance apparait comme un trait decadent chez Camille

363 Honore de Balzac, [Matrix, La Comedie Humaine, II, Gallimard, Paris, 1976, p.688.
364 ibid., p.689
365 ibid., p.692.
366 Kristina Wingärd, Les Problêmes des couples manes dansLa Comedie humaine These de
doctorat a l'universite d'Uppsala, Uppsala, 1978, p.49.
367 ibid., p.48.
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Maupin». 368 Quant au mariage, Fèlicite a quarante ans et, contrairement a la

plupart des femmes balzaciennes :

elle ignorait le mariage , elle ne le concevait que par la pensee, le
jugeait dans ses causes au lieu de le voir dans ses effets, et n'en
apercevait que les inconvênients. Son esprit supe'rieur se refusait
a ('abdication par laquelle la femme mariee commence la vie ; elle
sentait vivement le prix de l'independance et n'èprouvait que du
dègoOt pour les soins de la matemite. 369

Fêlicite a eu jadis plusieurs liaisons, et le romancier nous assure que :

«Jusqu'au moment 00 commence cette histoire, elle eut ('existence Ia plus

heureuse que puisse imaginer une femme assez forte pour se proteger elle-

méme». 37° Mais, pour Mlle des Touches «le prix de l'indêpendance» coate três

cher. C'est Calyste du Guenic qui ecrit a Beatrice de Rochefide : «vous

m'avez dêmontrê que Camille est un garcon : elle nage, elle chasse, elle

monte a cheval, elle fume, elle boit, elle ecrit, elle analyse un coeur et un

Iivre, elle n'a pas Ia moindre faiblesse [...] Elle n'a rien de Ia femme». 37'

Lucienne Frappier-Mazur conclut que Balzac «considére Camille Maupin

comme une femme en partie virilisêe, non comme un androgyne id6a1».372

Certes, F6licitê finis par exprimer ses vues sur la necessite du devoir pour

les femmes dans Ia sociêtê actuelle :

368 Frappier-Mazur, op. cit., p.256.
369 WingArd, op. cit., p.48.
370 Balzac, Beatrix , p.700.
371 ibid., p.692.
372 Frappier-Mazur, op. cit., p.254.



111

La societe dans laquelle vous devez vivre, ne saurait exister sans
la religion du devoir et vous la meconnaitriez, comme je l'ai
meconnue, en vous laissant aller a la passion, a la fantaisie, ainsi
que je l'ai fait. La femme n'est egale a l'homme qu'en faisant de
sa vie une continuelle offrande, comme celle de l'homme est une
perpetuelle action. Or, ma vie a ete comme un long accês
d'egoIsme. 373

Felicite entre dans un couvent, en leguant sa fortune a Sabine de Grandlieu.

C'est a la fois un geste de devouement et de renoncement, car, selon

Felicite, Sabine est la seule femme qui puisse aider son ancien amant, en

l'êpousant. Dans sa peinture de Felicite, femme seule avec des revenus

indêpendants, Balzac nous dêmontre le triomphe des valeurs de l'epoque sur

le mariage, et sur les differences reconnues entre les deux sexes. En

faisant cela, I'auteur examine I'histoire de l'amour de Felicite pour Calyste

du Guënic, ce que nous allons poursuivre plus tard.

Le Lys dans la vallee traite des rapports amoureux du jeune celibataire,

Felix de Vandenesse, avec Henriette de Mortsauf et avec lady Arabella

Dudley. Les vues des deux femmes sur le mariage et l'adultere, aussi bien

que celles sur ('importance des enfants, different beaucoup et sont liees

inextricablement a leurs caractêres. En ce qui concerne le mariage

d'Henriette, Jean-Hervê Donnard remarque que : M. de Mortsauf est malade,

sans autoritê sur son entourage ; it tourmente sa femme, qui le supporte

373 Balzac, Eldatrix, p.841.
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comme le Christ porte la croix». 374 C'est la femme qui odirige une exploitation

agricole, et avec quel sens des realites pratiques! Elle prepare I'avenir de ses

enfants, indique a Felix les voies de Ia reussite temporelle». 375 Nous avons

déjà vu ce osens des realites pratiques» chez Renee de l'Estorade, mais

celle-ci reussit a êtablir son marl, d'abord peu prometteur, dans la vie

publique, tandis que M. de Mortsauf rend toujours la vie intenable a sa

femme, et ne contribue rien a ('administration de la ferme. Nous trouvons

donc que, selon Henriette, le mariage differe beaucoup pour les femmes et

les hommes. Elle dit a Felix :

A vous !'orient, a moi /'occident [...] Vous vivrez heureux, je
mourrai de douleur I Les hommes font eux-memes les
e'vènements de leur vie, et la mienne est a jamais fix6e. Aucune
puissance ne peut briser cette lourde chaine a laquelle la femme
tient par un anneau d'or, embleme de la purete des epouses !376

II faudrait donc, aux femmes mariees, le devouement aussi bien que Ia

purete. Comme c'est le cas pour Mme de Renal, Mme de Mortsauf se voue a

ses enfants, et traite en enfant un jeune homme qui voudrait etre son

amant. Mais, a ('inverse de Mme de Renal, Henriette ne succombe pas au

jeune homme, et, selon Owen Heathcote, pour Felix, it s'agit plutOt d'une

simulation :

374 Jean-Nerve Donnard, 'Introduction' pp.875-913 dans Baizac, Honore de, Le Lys dans la
vallee, La Comedie Humaine, ix, Gallimard, Paris,1978, pp.879-880.
375 ibid.
376 ibid., p.1029.
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Felix, «Henriette represente Ia mere gull n'a pas eue, la mere qu'il aurait

souhaite avoir, la mere dont it aurait ete amoureux, Ia mere qu'il aurait

desiree», 380 et, «de son cote, Henriette a aussi souffert d'un manque de

tendresse au sein de sa famine». 381 Quant a l'adultere, Henriette exprime a

son marl et devant Felix les vues de l'epoque :

Et, cher comte, si par hasard une femme e'tait involontairement
soumise a quelque sentiment &ranger a ceux que la societe lui
impose, avouez que plus ce sentiment serait irresistible, plus elle
serait vertueuse en retouffant, en se sacrifiant a ses enfants, a
son marl. 382

L'idee de l'adultere meme lui cause Ia peur de Dieu : «La maladie de Jacques

et les souffrances de Madeleine m'ont paru des menaces de Dieu, qui tirait

fortement a lui la brebis egaree». 383 Mais l'Anglaise, Arabella, lady Dudley,

mariee aussi et avec deux fils, entretient des vues sur l'adultere tout a fait

differentes de celles d'Henriette ou de l'epoque. Arabella dit a Felix : «Je

me suis demande si je commettais un crime en t'aimant, si je violais les lois

divines, et j'ai trouve que rien n'êtait plus religieux ni plus nature!». 384 En

tenant compte de ces opinions, nous reprendrons plus loin les idees de

Henriette de Mortsauf sur l'adultere.

379 Veronique Bui, 'Le Bouquet defendu,' pp.83-95 dans Belinda Cannon, ed., Le Bonheur en
littèrature, Klincksieck, Paris, 1998, p.92.
380 Donnard, op. cit., pp. 886-887.
381 ibid., p.887.
382 Balzac, Le Lys dansla valid°, p.1164.
383 ibid., p.1128.
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Pour Baizac, les institutions sociales et les moeurs de lidpoque

aterminent le sort, bon ou mauvais, des personnages, en particulier des

personnages fêminins. Dans la Physiologie du mariage, nous voyons três

clairement, mais de I'optique d'un jeune cêlibataire, les institutions du

mariage et de l'adultêre. Bien entendu, dans les romans, it s'agit d'un auteur

omniscient masculin, le sexe qui a le vrai pouvoir dans la sociêtê.

En conclusion, l'in fluence est bien êvidente des institutions sociales de

l'êpoque sur la representation des femmes dans les deux traitês, aussi bien

que dans les romans choisis de nos auteurs. Poursuivons notre enquete en

examinant quelques iddes scientifiques de l'ëpoque, en particulier celles des

mèdecins philosophes, dont les attitudes ont une grande importance pour les

femmes.

384 ibid., p.1178.
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Chapitre 5.
L'alterite : les femmes et les medecins philosophes.
Examinons maintenant la relation entre Ia sociête, les femmes et les

theories physiologiques et psychologiques de l' epoque, dans le but de mieux

eclairer Ia situation des femmes.

D'abord, nous verrons que les theories physiologiques avaient une grande

influence sur les idees sociales, morales et psychologiques de l'èpoque et

donnaient même naissance a certaines attitudes nouvelles. Nesci decrit

('interaction de Ia physiologie et des sciences comme :

L'enjeu de cette circulation de concepts, de methodes d'analyses
et de formes cognitives entre le domaine de l'organologie et les
sciences morales, sociales et humaines.385

Nous notons qu'avec la physiologie se developpait Ia physiologie sociale, oil se

trouvaient les idees therapeutiques pour le corps physique et simultanement

pour le corps social :

385 Nesci, La Femme mode d'emploi,p.45.
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La vole ainsi ouverte a la nouvelle alliance du medical et du
philosophique preparait l'assomption de la physiologie, domaine
précis de la clinique, au rang de modêle pour les sciences
humaines I'm] La physiologie sociale, ainsi fondee dans la positivite
mèdicale, va se construire en se donnant comme finalitè deux
objectify thèrapeutiques: ceux de /'hygiene et de la sante du
corps social. 386

Nous remarquons donc qu'avec Ia naissance des idêes de la physiologie, la

societe devient elle aussi osoucieuse du bien-étre des corps». 387 Les idëes

psychologiques ne manquaient pas aux medecins philosophes, les medecins

philosophes kant osoucieux de comprendre ('unite psychophysiologique de

l'ètre humain». 388 C'est !Importance des theories des medecins philosophes

par rapport aux femmes que nous voudrions discuter.

Les idees des medecins philosophes concernant les femmes

renforcaient les vues courantes de la societe. Comme nous I'avons vu au

chapitre precedent, les valeurs familiales de I'epoque kaient d'une três

grande importance, et les femmes jouaient un role fondamental en gardant

ces valeurs. En méme temps suivant les theories des medecins philosophes,

Ia societe s'interessait non seulement au bien-ètre des corps physiques et

sociaux, mais en plus a ola stabilite familiale», 389 ot) residait surtout le

bonheur de la societe. La responsabilith des femmes dans une societe qui

386 ibid., p.46-47.
387 Knibiehler and Fouquet, op. cit., p.9.
388 ibid., p.99.
389 ibid.
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faisait un si grand cas de la famine etait donc três pesante, et les theories

physiologiques servaient a I'affermir. Nous sommes de l'avis de Knibiehler

que la sociêtè «a suscite, accu eilli, reconnu une expression de Ia femme

formulêe par des mêdecins». 39° Ne nous etonnons donc pas que les notions

sur les femmes tenues par les medecins philosophes different beaucoup de

celles qu'ils tenaient sur les hommes.

Selon les medecins, Ia femme ne diffêre pas des hommes que

physiologiquement, mais en outre «elle est déterminee plus fortement que

l'homme par sa sexualite, parce qu'elle est, plus que lui, asservie a la

fonction reproductrice». 391 Par consequent, «les medecins admettent que la

<femme morale> comme <la femme physique> est toute entiére investie par

son sexe, au moins durant Ia majeure partie de sa vie». 392 C'est donc une

partie importante des vues des medecins philosophes que, puisque la femme

est physiquement differente des hommes, elle l'est en toute chose, par

exemple sur les plans moraux et intellectuels. C'est donc une opinion tres

repandue de l'êpoque que la femme etait en toutes circonstances non

seulement determinee mais en plus asservie a cause de sa physiologie.

390 ibid., p.9.
391 ibid.
392 ibid., pp.99-100.
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Virey, par exemple, constate que la situation inferieure de Ia femme

provenait de Ia faiblesse du corps Mminin et de sa physiologie :

Toute la constitution physique du sexe féminin derive de la
faiblesse radicale de ses organes; tout se subordonne a ce
principe, par lequel la nature a voulu rendre la femme inferieure a
I'homme : Elle n'est pas femme seulement par les attributs de
son sexe, elle I'est en toute chose.393

Les mèdecins philosophes se servaient donc des idees revues de l'epoque en

mèrne temps qu'ils les renforgaient pour expliquer logiquement la situation

de la femme. C'etait dans ce but qu'ils discernaient :

dans le corps feminin tous les signes d'une predestination a la
matemite, et ne peuvent concevoir aucune autre sorte
d'epanouissement pour un sexe que sa gfai blesseo, inherente a la
fonction maternelle, condamne a la vie domestique.394

A cause de sa fonction reproductrice :

La femme (...] est et reste du cote de l'espêce, et I'homme,
moins prisonnier de sa tâche de reproducteur, se tourne du cote
de l'individu.395

En renforcant donc Ia notion de l'individualitê chez les hommes et celle de

l'espêce chez les femmes, les differences entre les sexes etaient encore

plus augmentêes, en mème temps qu'on niait l'individualite des femmes.

393 J.-J.Virey, De la femme, sous ses rapports physiologique, moral et litteraire, 2eme ed.,
Chez Crochard, Paris, 1825, p.215.
394 Kniebhler and Fouquet, op. cit., pp.9-10.
395 Fraisse, op. cit., p.80.
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Les mêdecins philosophes constataient que ('intelligence de Ia femme

kait 6galement dèterminèe par sa physiologie, c'est-a-dire que ('intelligence

feminine kait plus petite que celle de l'homme comme l'est le corps fêminin.

Or, ola phrenologie de Gall viendra confirmer cette infêriorite, en demontrant

la petitesse du crane et du front chez Ia femme». 398 Cependant, la taille de Ia

tète des femmes et le manque d'intelligence qui rêsultait adaptaient

parfaitement les femmes a leur role dans Ia societê. o[P]our Roussel et

Cabanis la faiblesse de ('intelligence feminine n'est pas une inferioritê, mais

le signe d'une parfaite adaptation aux fonctions», 397 c'est-à-dire, la

reproduction et (a maternitê. oEn consequence, les femmes [...] ne doivent

pas developper leur cerveau». 398 Nous ne nous êtonnons donc pas qu'on ne

s'interesse pas a ('education des jeunes filles autrement que celle qui

s'accordait avec leurs roles comme femmes et mêres. Pour nos deux

auteurs, une education de l'homme pouvait étre avantageuse pour les

femmes, mais seulement dans leurs roles traditionnels.

En somme, selon les mêdecins philosophes, les fonctions des femmes,

c'est-à-dire Ia reproduction et Ia maternitê, etaient parfaitement

determinêes par leur physiologie et en particulier par leur sexualite.

396 Knibiehler and Fouquet, op. cit., p.101.
397 ibid., p.102.
398 Fraisse, op. cit., p.84.
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Bien entendu, a l'epoque, la sensibilite, aussi bien que leur physiologie

feminine, faisait partie integrante des femmes. L'importance du sentiment

est soulign6e par Knibiehler : « C'est en effet dans I'ordre du sentiment que

rêgne l'être feminin». 399 Dans le cas de la femme, «sa sensibi lite clèveloppe

les qualites les plus precieuses : la pitie, la compassion, la tendresse, la

bienfaisance». 4°° Les femmes trouvent «le bonheur vêritable» en cedant

ces sentiments. Les mêdecins trouvaient que l'«utilite sociale spêcifique»

des femmes est qu'elle «est qualifiee pour soigner et consoler ceux qui

souffrent, et pour se devouer au service de la famille». 4°1 Comme nous

l'avons deja dit, a cause de leur inferioritê mentale predeterminee, it ne

fallait pas exposer les femmes aux idêes en leur donnant de ('instruction.

Non seulement ('education se mêlerait avec les fonctions prêdêterminêes

des femmes, mais en plus ii y avait un risque que ('instruction des femmes

pouvait abimer leur sensibilite, donc leur influence morale :

Si les femmes n'ont que de mediocres aptitudes intellectuelles,
leur instruction dolt etre maintenue dans de justes limites [...] de
fortes etudes ne pourraient que deteriorer cette brillante
sensibilite que constitue /'essence méme de la femme morale. 4°2

Mais les mèdecins estimaient aussi que la sensibilite des femmes pouvait

avoir des resultats extrémement negatifs, comme «le mal reste proche du

399 ibid., pp.101-102.
4°° ibid.
401 ibid.



122

bien0.403 Par consequent : «la sensibilite peut engendrer des passions

redoutables [...] alors, Ia femme est jalouse, vindicative, elle dêteste les

autres femmes; sa haine, sa cruautê, sa debauche dèpassent celles de

l'homme». 404 C'est chez des personnages fêminins balzaciens, en particulier

la vieille fille Elizabeth Fisher dans La Cousine Bette, que nous voyons un

exemple frappant de cette psycho pathologie feminine. En discutant les

traits distinctifs et innes des femmes, au moins un savant de l'êpoque a

discerne «un gout innè pour la souffrance» chez les femmes. A cause de

cela, le mariage aussi bien que la maternite coOtait cher aux femmes :

Chez le docteur Lachaise, l'ideo!ogle du mariage patriarcal se
deguise en masochisme feminin: la femme se condamne de son
plein gre au servage. La vocation a la maternite [...] sera encore
une preuve de son gout inne pour la sou ffrance f...] de son
consentement a I'ordre qui la ((subjugue›).405

Dans La Cousine Bette encore nous trouvons une femme vraiment

masochiste dans le personnage d'Adeline Hulot.

Beizer examine l'importance des vues actuelles sur l'hystêrie. D'abord,

cet kat êtait limite aux femmes pour Ia plupart, comme o[d]octors were

not inclined to dissolve the time-honored bond between hysteria and female

402 ibid., p.102.
4°3 ibid., p.103.
404 ibid.
405 Nesci, La Femme mode d'emploi,p.21.
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anatomy and physiologyo. 406 Ces opinions sur l'hystérie avaient donc, comme

d'autres opinions sur la physiologie et la psychologie têminines de l'époque,

renforce la position sociale et juridique des femmes. En croyant que «[t]he

feminine or hysterical personality [...] is not only excessive and incontinent,

like female physiology, but [...] inconstant and volatile, in need of

regulation)), 407 on avait peur que :

woman will not stay in her place within the home, the family and
society, and the threat that, moving outside these traditional
structures, she will dislocate ostensibly fixed social boundaries
and values. 4°8

Selon les idees revues de l'epoque, ces consequences negatives

engloberaient ('education des femmes, et la lecture des romans par les

femmes. 409

II importe d'examiner comment les médecins philosophes expliquaient la

relation entre ('amour et la sexualitè, en particulier chez les femmes. Nous

trouvons que, selon les philosophes, le physique et le moral sont

inextricablement entrelacès. Comme Knibiehler le note, a l'époque : «Au

cceur des <rapports du physique et du moral> ('amour est le phènomene

fondamental de la sexualit6». 41 ° Ce phênomene existe parce que «la nature a

406 Belzer, op. cit., p.35.
4°7 ibid., p.48.
409 ibid.
409 ibid., p.49.
41 ° Knibiehler and Fouquet, op. cit., p.103.
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su rendre attrayant l'acte qui aboutit a la reproduction)). 411 Mais ii y a une

grande difference entre les femmes et les hommes quand ii s'agit de la

nature physique de l'amour. C'est la pudeur, une qualite qui n'appartenait,

selon la plupart des mêdecins philosophes, qu'aux femmes, qui fait la

difference. En outre, ces critiques distinguent dans les oeuvres des

medecins philosophes un apport particulier dans les rapports entre les

hommes et les femmes; c'est a dire une «assimilation de l'amour a un

combat 00 la femme veut que sa propre ddfaite êvoque la relation

sadomasochisteo. 412 Kniebiehler et Fouquet continue que, quoique «[I]a

plupart des auteurs semblent la trouver <naturelle> [... c]ertains

distinguent une pudeur sincere et une pudeur hypocrite, celle-ci êtant le

fruit d'une education malsaine dans une sociètê corrompue». 413 Cependant,

Kniebhler et Fouquet concluent que, comme l'id6e revue de la physiologie des

femmes, la pudeur reflete les idêes revues de la nature morale des femmes,

celles ordonnèes par les hommes :

Toujours est-il que la justification physiologique de la pudeur
feminine apparalt un peu comme une recuperation des valeurs
morales traditionnelles. L'inhibition de ses desks est dictee a la
femme comme une necessite de sa «nature»; elle dolt toujours
interioriser des interdits. 414

411 ibid.
412 ibid., pp.104-105.
413 Ibid., p..105.
414 Ibid., p.106.
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Suivant les mèdecins philosophes, Ia nature morale, d'o0 la pudeur des

femmes, est innêe. Cependant, chez Fourier, nous avons un defenseur

convaincu de la nêcessitê de la valeur du sentiment, aussi bien que de

l'êgalitê du sentiment et du physique dans l'amour, 6galitè et pour les

femmes et pour les hommes.

En distinguant l'amour physique de l'amour sentimental, Fourier donne

un plaidoyer decide non seulement pour «l'èquilibre des deux elements

d'amour, du plaisir sensuel et du sentimental0 , 415 mais en plus pour une

nouvelle valorisation du sentiment dans l'amour :

Nous allons traiter d'un nouvel ordre amoureux 00 le sentiment,
qui est la portion noble de l'amour, jouira d'un lustre eclatant et
repandra du charme sur toutes les relations [...] a ce que le
materiel, loin d'être entrave, sera pleinement satisfait [...] Ce ne
sera qu'en satisfaisant le materiel qu'on assurera en amour
I'essor des mceurs nobles dont la jeunesse en Civilisation n'a que
vas peu connaissance. 416

En particulier, pour garantir Ia liberte des femmes, ii faut leur assurer

('amour sensuel aussi bien que ('amour sentimental : «Tant qu'on

n'assurerait pas aux femmes le necessaire sensuel, it serait ridicule

d'esperer d'elles aucun penchant sincere pour le pur sentiment)). 4,7 On voit

donc que la realisation des besoins ferninins dans l'amour, a la fois sensuels

415 Fourier, op. cit., p.71.
416 ibid., p.52.
417 ibid., p.73.
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et sentimentaux, est necessaire pour que les femmes êchappent a

l'esclavage.

Sandra Dijkstra souligne les rapports êtroits entre les fonctions des

medecins, le droit et la societe. D'abord, «the function of medicine [...] was

to reinforce sexual stereotypes with 'scientific evidence', to assert the view

that [...] 'woman is sick'h. 418 II s'ensuit que les femmes ont besoin d'un marl

pour les soigner. 419 Cela confirmait ('opinion de la societe bourgeoise et

patriarcale que le sort predetermine de la femme etait celui d'epouse et de

mere. Les lois existantes sur les femmes &talent renforcees par ('attitude

contemporaine sur la physiologie feminine : ((The legal subjugation of woman

was to be bolstered by evidence from the medical sphere)). 42° Dijkstra ajoute

que les idees des medecins permettaient aux marls et aux pores de : «retain

better control over the sexuality and the thinking of women». La critique

conclut que g[t]he focus on middle-class women's sexual functions and

dysfunctions was a way of harnessing their energies to the new social order,

and reinforcing men's power in that order0. 421

418 Sandra Dijkstra, Flora Tristan: Feminism in the Age of George Sand, Pluto Press, London,
1992, p.9.
419 ibid.
420 ibid.
421 ibid.
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Les vues sur Ia prostituee a l'êpoque ne diff6raient pas beaucoup de

celle sur les femmes en general. Elle etait, selon Brinda J. Mehta :

Figure ambivalente, suscitant, a la fois, l'horreur et la
fascination, la prostituee continue toutefois d'exister comme
fabrication de la psyche masculine, comme fantasme de la
perception virile. La prostituee, une femme qui est censee 6 tre
libre, ne peut exister hors du moule masculin qui la faconne. 422

En effet, quoique Ia prostituee têmoigne :

d'une apparente sensualite sans frein, d'une libre expression de
son corps, elle se trou ve neanmoins en proie a des problémes
complexes, Sans aucun moyen de se definir hors des parametres
masculins, elle devient une abstraction, un concept. Cette
decorporeisation reduit le corps a son degre zero et 'Ilene a de
graves problémes psychologiques.423

Nous allons examiner cette opinion plus loin chez Valerie Marneffe.

Selon les vues des mklecins philosophes, c'êtait aux femmes, comme

reines, de soutenir les valeurs de la sociêtê, valeurs qui maintenaient

('importance capitale du mariage et de la famille . Mais les femmes etaient en

méme temps asservies par les opinions des mémes medecins concernant

leur nature innêe. Nous voudrions maintenant poursuivre les idèes des

mêdecins philosophes dans Ia peinture des femmes stendhaliennes et

baizaciennes.

422 Brinda J. Mehta, 'La Prostitution ou cette triste realitè du corps dans La Cousine Bette,
pp.305-316 dans Nineteenth -Century French Studies, vol.20, 1992, p.305.
423 ibid.
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