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L'écriture féminine de la période fin de sibcle et surtout la littérature 

décadente se trouvent dans un entre-deux idéologique. Combinant ces deux 

genres, l'œuvre de Rachilde reprhsente le paradoxe qui engendre sa position 

idéologique. En effet, cette œuvre est à la fois conventionnelle et subversive. 

Elle est conventionnelle dans la mesure où elle v8hicule plusieurs clichés 

courants tout au long du XIXe siècle, et comme nous le verrons, des clichés 

aussi présents dans la littérature du XVtIIe siècle. A travers trois romans de 

Rachilde, La Marquise de Sade (1 8871, Les hors nature (1 897) et La Jongleuse 

(1 900)' nous examinons dans ce travail les images dont I'auteure se sert pour 

exprimer son expérience particulière de femme à la fin du siècle dernier. Dans 

les trois romans, Rachilde manipule des images et des paradigmes familiers au 

lecteur fin de siècle, ainsi l'Orient, la femme fatale et le travesti. Nous 

prétendons que ces trois images et paradigmes mentionnés ont déjà des 

connotations dans la littérature de la fin du XIXe siècle. La façon dont Rachilde 

les met en œuvre - ceci est notre thèse principale - ne transgresse rien au 

niveau idéologique. Cependant, nous remarquons qu'il s'agit quand-même 

d'une femme-écrivain qui écrit forcement à partir d'une position liminale et 

subversive. Notre question principale dans ce travail est: 'Rachilde, est-elle 

complice des discours sociaux, c'est-Mire avec les discours dominants sur la 

femme de son époque?". Pour l'essentiel, 116cnture rachildienne n'est point 

transgressive, et peut donc &re considérée comme tout P fait conventionnelle. 

Nous examinons également la dimension eschatologique de l'œuvre de Rachilde 

et comment cette dimension appartient au discours social de la fin du sikle. 

Dans notre conclusion, nous constatons que l'œuvre de Rachilde occupe une 

position paradoxale, dans la mesure où son œuvre est simultanément 

conventionnelle et subversive. 
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Introduction 

ous vivons le moment crépusculaire du XXe siécle. Dans les parties les 

plus profondes de notre psyché. la fin de siècle nous impose un état de 

doute qui bouleverse nos institutions, nos idées fondamentales ainsi que notre 

identité collective. II suffit de regarder les émissions populaires à la télévision, 

ou bien de lire les articles publiés dans les magazines a la mode. Le monde 

s'interroge sur ce que réserve le siècle à venir. 

La fin de siecle est donc un moment de r6trospection. Nous posons 

notre regard collectif sur le passé afin d'évaluer nos succès et nos échecs. Ceci 

peut être ainsi un moment solennel, rempli de tristesse. Ceci peut être 

également un moment de réjouissance, de f&tes et de décadences inégalées. 

Dans son œuvre, Les DBcadents; Beviaire fin de siècle, Séverine Jouve écrit. 

L'aventure des fins de siècle, et au premier rang d'entre 
elles celle de la fin du XIXe siècle (à laquelle nous 
devons l'invention de l'expression), est celle de l'exil, 
exil social, moral, esthétique et intellectuel. Etre exilé 
aux frontières d'un monde qui s'achève provoque une 
certaine mélancolie, l'éclosion d'une sensibilité B la fois 
diffuse et excessive, reflet du traumatisme exercé par 
les périodes dites de declin et qui donne à ses 
pmtagonistes le sentiment d'avoir touche tes limites, le 
point de non-retour. en un mot la conscience de leur 
décadence. 

(7) 

Une distance temporelle est nécessaire pour nous éloigner de ce phénomène 

afin de mieux le comprendre et de pouvoir assimiler les changements dus aux 



bouleversements éprouv6s à l'aube de notre siècle. Nous sommes dans une 

position où il est possible et peut-être mQme bendfique d'étudier les 

changements et leurs répercussions à la fin du XIXe sOde en France. A propos 

de cette fin de siècle, Jouve remarque également que, 

Le futur lui étant interdit. la société 'fin de siècle' se 
trouve dans une situation très particulière et 
parfaitement inconfortable. Pour exister, elle n'a qu'une 
solution: revenir sur ce qu'elle a été et s'interroger 
obsessionnellement sur la fin qu'elle est en train de 
vivre. 

(1 0) 

Cette interrogation obsessionnelle s'est manifestee pendant la fin du XIXe siècle 

dans sa littérature. En effet, la littérature remet en cause les valeurs et, ce qui 

est encore plus important, les institutions identitaires qui régissaient la vie du 

* peuple français au cours de la Ille République. 

Selon McLendon (1 992), la société de la Ille République est 

caractérisée par des tendances hypocrites qui dissimulent le côté sordide de la 

vie1. En fait, à travers le XIX  sidcle, nous voyons la mise en place progressive 

d'un processus de contr6le qui essaie de manipuler les pensees et les 

paradigme* de la société. Nous pouvons dire que cette machine discursive 

Wiii McLendon, "Rachilde: Fin de Siècle Perspectives on PcrvtrSitiesn dans Modemity and Revolution 
in late 1P Centmy France. (London & Toronto: Associatcd University Presses, 1992). 

=Le sens dans Iequel j'utilise L tmnc paradigme est ceiui du Glossaire de Marc Angenot. Marc Angenot, 
dans son Glossaire pratique de la nnt i ipe contemporaine, e t :  "(m]odèle constitué par la mise en 



opbrait explicitement sur la femme3. Idéologiquement, la femme reste assujettie 

dans quasiment tous les domaines: politique, médical, intellectuel, et sexuel. 

Ainsi. nous remarquons que, très souvent, c'est la sexualité de la 

femme qui se présente comme "problème" dans les paradigmes sociaux. En 

réponse à Michel Foucault qui présuppose une certaine hypocrisie "victorienne" 

dans la société française du XIXe siècle4, Marc Angenot écrit, 

La culture sexuelle française au XIX siècle ne peut 
être dite "victoriennen que si on prend ce terme dans un 
sens flou et banal, se rapportant a certains traits 
gbneraux de tabous, méconnaissance et répression ou 
confinement de la sexualité [...] alors la France 
présente un r&gime de discours et d'attitudes 
suffisamment differents pour y rendre la notion 
inopérante et trompeuse. 

(Le cru et le faisandé, 

La littérature donne un exemple très net de ce type de discours, ainsi que de la 

réaction contre celui-ci dans la société. II est important, au début de notre étude, 

de définir ce terne de 'discours socialn. Angenot le définit comme, 

opposition des unités d'un système semiotique appartenant a une même classe". L'auteur évoque Saussure 
qui parle dans son Cours de linguisrique générale de "'rapports associatifs' ou 'mémoriels' pour mdiquer 
ce qu'on a désigné depuis comme 'rapports paradigmatiques'". Ensuite, Angcnot renvoie a la définition 
anglaise de T. Kuhn, où 'paradigme" est traité comme le mot anglais "paradigm", donc commc modèle en 
générai, ou modèle originel, 

est à noter que cet appareil discursif n'est pas seulement en marche au XIXe siècle. Dans Ia société 
occidentale nous voyons ce phénomtnc dans tous les siècles. Au Moyen Age, la femme est réleguie aux 
positions h h a l e s  de princesse et de putain. Elle est l'objet de ce même discoun depuis l'antiquité, celui- 
ci caractérisera son existence à travers les siècles. 

4"La société moderne est perverse, non point en dépit de son puritinismc ou comme par contre-coup de son 
hypocrisie; elle est p e r s e  c é e l l ~ t  et directement", Michel Foucauit, Volonré de Savoir (Paris, 
Gallimard, 1984: 65.) 



tout ce qui se dit, tout ce qui s'6crit dans un état de 
sociét6 donne (tout ce qui s'imprime, tout ce qui se 
parle aujourd'hui dans les medias electroniques). Tout 
ce qui narre et s'argumente, si I'on pose par hypothèse 
que la narration et l'argumentation sont les deux modes 
fondamentaux de la mise en discours. 

(Intertextualité, 1 05) 

Nous allons examiner ce discours social et la façon dont il s'efforçai à opprimer 

les éléments hétérogènes, liminaux et paradoxologiques5, voire pervers. dans 

cette société fin de siècle. 

Pour revenir à cette notion de fin de siècle, nous pouvons voir 

précisément dans les littératures fin de siècle la mise en question des doxae. 

Au XVIIIe siècle, la France commence sérieusement à se servir de la sexualité 

afin de maintenir un discours politique contraignant. On a remarqué 

(Col~i11,1996)~, à la fin de ce siècle, pendant la période révolutionnaire, 

l'émergence d'un discours pornographique qui essayait d'ébranler les structures 

monarchiques. Les pamphlets pornographiques, que I'on disséminait. 

représentaient parfois Louis XVI, mais le plus souvent on voyait des 

repr6sentations de Marie-Antoinette dans des scènes lubriques. Elisabeth 

Colwill insiste sur le fait qu'il est impossible de séparer sexualité et pouvoir 

'Dans son Glossaire pratique de la m'tique contemporaine, Angenot définit le tenne "doxologiquc" 
comme ce "qui relève de I'opinîon courante, de la sagesse et des modèks ghéraicnicnt". Il met ce terme 
en opposition avec le tmne "paradoxe" qui signifie tout ce "qui est en marge de l'opinion normale". 

6Elisabcth ColwiU, "Pass as a Woman, Act iikc a Man; Marie-Antoinete as Tnbade in the Pomography of 
the French Revolution," HomosemaIity in Modem France, eds. Jeffq Mmick et Bryant T. Ragan (New 
York & Oxford: Mord, 1996). 



social. De telles repr6sentations ont forcément un pouvoir à l'intérieur du 

discours social dans la mesure où cette pornographie joue un rôle 

paradoxologique. Ces pamphlets, ainsi que la littbrature libertine (du Marquis de 

Sade et de Laclos, par exemple), ont pour effet des bouleversements dans une 

société en péril. Pour revenir aux pamphlets révolutionnaires, ceux-ci illustraient 

une vilification certaine de la reine, et donc du pouvoir. Elle figurait dans des 

scènes lesbiennes, prenant souvent une forme quasi-hermaphroditique; elle 

avait un clitoris exagéré qui lui permettait de copuler avec ses amies intimes. De 

telles images de femmes usurpent le privilège masculin et mettent en question, à 

cette époque-là et au XIXe, les doxae. II n'y a rien de plus transgressif qu'une 

femme qui s'approprie les prérogatives masculines. C'est justement cette 

image, repandue dans la litterature decadente fin de siècle, que je propose 

d'examiner dans ce travail. II faut souligner toutefois que toute évocation, toute 

référence à la sexualité est forcément un acte subversif, au XVIIIe siècle mais 

surtout pendant la période fin de siècle. Foucault remarque que "[sli le sexe est 

réprimé, c'est-à-dire voue à la prohibition. à l'inexistence et au mutisme, le seul 

fait d'en parler, et de parler de sa répression. a comme allure de transgression 

délibéréen (Volonté 13). Lorsque nous examinerons plus finement la littérature 

décadente, nous trouverons que cette litterature reprdsente un acte de 

"transgression délibér6en. 



Rachilde, &rivaine ddcadente 

En 1889, une jeune femme publie son premier roman, Monsieur 

Vénus. Dorénavant, son nom, Rachilde7 est associe à la perversité. Dans ce 

roman il s'agit de l'histoire d'une aristocrate. Raoule de Venerande8, qui séduit et 

se marie avec un jeune fieuriste, Jacques Silvert. Ce qui est considéré comme 

"novateur" dans cette œuvre est justement la mise en jeu des rôles sexuels par 

I'auteure. Elle crée une série de 'transgressions". Par exemple, les rôles 

habituels que l'on donne a l'homme et a la femme sont invertis dans Monsieur 

VBnus. D'abord son nom, Raoule de Vherande, est morphologiquement un 

nom masculin que Rachilde s'approprie et "féminise", pour désigner son 

personnage principal. De plus. l'objet désiré de Raoule, Jacques, est décrit 

comme représentant le Téminin". Etant donne la virilité de Raoule, nous 

comprenons le choc qu'a subi la société fin de siècle lors de la parution de 

Monsieur Vénus. "En fait, la parution de Monsieur Venus répandra autour de 

Rachilde une odeur de soufre qui fera sa kgende; les ternes 'luxure', 

'perversité', sont alors irr6m6diablement associes P ses ouvrages" (Ma& IO).  

'Nke Marguerite Eymcry, elie prend le nom de Rachilde a l'âge de 21 ans. Elle prétend que Rachilde est le 
nom d'un gentilhomme suédois décidi, qui l'a contactée lors d'une séance. Désormais, elle se présente 
comme "hch.ii&, homme de letûes". 

Wous soulignons 1e fait que le narrateur choisit une aristocrate comme protagoniste. Histonqu-t, 
I'aristocrate était le paradigme des mœurs li'bcrtints et iubriques. Elle symbolise le pouvoir mal placé et 
la feramt pervertie et perverse. Ce fait est &ident dans une œuvre comme Les Liafions dangeurmes et 
dans le personnage de la Marquise de Merteuil. 



Le theme de la perversité est paradigrnatique chez Rachilde. Nous remarquons 

aussi que '[l]'irnplantation des perversions est un effet-instrument: c'est par 

l'isolement, l'intensification et la consolidation des sexualités périphériques que 

les relations du pouvoir au sexe et au plaisir se ramifient, se multiplient, 

arpentent le corps et pénètrent les conduites" (Foucault, Volonté 66). 

L 'œuvre de Rachilde, insunecfion ou convention ? 

Dans les autres œuvres de Rachilde, La Marquise de Sade (1887), Les 

hors nature (1 897) et La Jongleuse (1900), nous voyons comment Rachilde 

joue avec certaines images de la perversité, (selon l'époque, au moins), que ce 

soient l'homosexualité, le travestisme ou l'inversion des rôles sexuels. II faut, 

toutefois, mettre en question l'aspect transgressif de la parole perverse de 

Rachilde. Les images dont elle se sert sont-elles véritablement une 

transgression, ou simplement un moyen qui permet a I'auteure de demeurer 

oppositionnelle, voire conventionnelle? C'est cette question fondamentale qui 

guide notre réflexion dans ce travail et à laquelle nous répondrons dans notre 

conclusion. 

II est. tout d'abord, important de definir les notions de transgression et 

d'opposition. Comme nous l'avons dejà not6, selon Foucault. parier du sexe est 

un acte de "révolution" dans la mesure où le sexe demeure hors du dicible. 



Rachilde. lorsqu'elle met en œuvre les images qui ont choque la société de la Ille 

République, est en quelque sorte, révolutionnaire. Pourtant, une lecture 

approfondie de ses œuvre met en doute la dimension r6volutionnaire de l'œuvre 

rachildienne. Nous nous demandons, en fait, si I'auteure n'entre pas elle-même 

dans le discours qu'elle est supposée contredire. Ainsi lorsque Rachilde 

dépeint une femme mûre, qui refuse la sexualité génitale, afin de jouir d'un objet 

in animo (La Jongleuse), I'auteure évoque-t-elle quelque chose de novateur? ou 

évoque-t-elle une image dejà banalisée dans la psyché d'une société patriarcale, 

où le désaxement de la sexualité fbminine est institutionnalisée par les médecins 

qui parlent de "l'hystérien et de "la monomanien de la femme? 

Nous ne pouvons pas nier le fait que la femme-auteure au XIXe siècle 

pose un problème majeur pour ses contemporains. Béatrice Slama remarque 

dans son article, "Femmes Ecrivains", 

Fait nouveau au XIXe siècle, les femmes qui, jusqu'alors, 
présentaient leur écriture comme "l'honnête passe-temps" dont 
parial Louise Labé ou ne signaient pas leurs œuvres comme 
Madeleine de Scudéry, Mme de Lafayette ou Mme de Tencin, 
vont revendiquer le statut de "femme auteur", ou d'"auteuren. 

(21 6 )  

II est aussi question, au XIX siecle, d'une revendication du droit a l'écriture, pour 

et par la femme. II est donc ndccessairernent question d'un acte de révolution. 

Nous comprenons mieux cet acte révolutionnaire lorsque Masse explique que, 

[elIles [les femmes ecrivains du XiX7 doivent, de plus, subir les 
violentes attaques de leurs confr6res masculins qui cachent 



mal leur désarroi devant le nombre croissant de 'lemmes 
auteures'. Selon eux, ces dernieres ne sont plus de 'vraies 
femmes': elles ne font que 'singer l'homme' et elles 'menacent 
les familles, I'dquilibre des sexes, en un mot elles sont un 
danger pour la société'. 

(5) 

Remarquons d'abord que de tels commentaires de la période fin de siècle sont 

présents également dans la nôtre. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de "menace à 

la famille", ou bien de 'danger pour la société", cette menace est souvent perçue 

comme étant I'horn~sexualit~~. 

Le seul fait que Rachilde écrive est déjà novateur à cette époque de 

mutisme féminin. Rachilde prend la parole lorsque les médecins, les maris, les 

pères, les la condamnent au silence. Mais que choisit-elle de 

représenter lorsqu'elle prend la parole? Massé dit que c'est "la perspective de 

Rachilde qui déroute, sa manière de décrire le couple, l'homme androgyne, la 

femme virile, et surtout sa description de ce lien dominateur attachant I'homme a 

9Je crois qu'il y a un parallèle entre le rôle de la f m e  au XIX' siècle et l'homosexuel au XX'. La femme 
et I'homoscxuel maintiennent une position liminalt par rapport à ia société patriarcale de chaque époque. 
La femme tst marquée par son hétérogénéité au XfXc siicIe, ct l'homosexuel demeure a la limite de 
l'acccptabiüté à l'heure actueile. Nous sommes dans un moment de '"rivolution" où nous mettons en 
question les rôles a les valeurs prescrites par la société. ii est primordial d'étudier les changements qui 
ont eu Iieu afin de mieux comprendre cc que nous subissons actueilcmcnt. 

"'Il est à souligner que lorsque je parle de "lecteur" à travers cc travail j'envisage les sensibilités du lecteur du 
XIXt siècle comme on peut les reconstituer en Iisant la critique de i'ipoque. Jc remarque que ce qui choquerait 
un lecteur du siècle dernier est U h t  de ce que choquerait nos sensibilités de fin du XX' siècle. 



Nous allons examiner la figure féminine1', telle que Rachilde la dépeint 

dans les trois romans mentionnés ci-dessus. Tout d'abord, nous remarquons 

que cette figure féminine n'est pas toujours représentée par un personnage 

féminin. Dans Les hors nature, par exemple, Paul est la figure féminine la plus 

prédominante de l'œuvre, tout comme Jacques Silvert dans Monsieur Vénus. 

Dans La Maquise de Sade, la figure de Mary nous intéresse d'abord a cause de 

l'aspect autobiographique du roman (Rachilde aussi est fille d'un officier de 

cavalerie), mais aussi parce que La Manluise de Sade évoque une possibilité 

tangentielle pour la femme d'accéder au pouvoir, bien que ce soit d'une manière 

symbolique, violente et pervertie. La Jongleuse évoque aussi une figure 

féminine qui se trouve au seuil de l'acceptabilité à cause de sa virilité. ainsi que 

de sa sexualité détournée qui représente en quelque sorte une insurrection dans 

la société patriarcale. Les hors nature présente un topos12 assez singulier dans 

cette recherche dans la mesure oii la figure féminine est représentée à travers 

un personnage masculin. Toutefois, le personnage de Paul représente 

I'hystérisation de la femme, et est donc primordial dans notre étude. Les trois 

"Quand j'utilise le terme "figure fiminine", je renvoie a la définition simple du Petit Robert, "Personnalité 
marquante". Comme synonyme, le dictiozlllilirt O&: caractère, personnage, pctsonnalitc, type. 

'2Selon Angenot, "topos", venant du grec ropos koïnos : lieu commim, riferc a "toute proposition irréductiile 
Iogiquemm~ sous-jacente à un énoncé pctsuasif spécifique, autrement dit les vérités probables sous leurs 
fonnes les plus généraies, considérées comme Cléments présuposés par tout raisonnement particulier". 
Angmot ajoute a ceci la notion élucidée par E.-R Curtius; les topor" sont certainement des images-thtmes 
constituant des invariants conventionnels de certains genres. 



personnages demeurent isoks et en marge de la socidté. Je propose 

d'examiner leur rôle Iiminal ainsi que les discours sociaux qui y sont associés. 

Le premier chapitre de ce travail examinera. dans La Marquise de 

Sade, comment Rachilde. en tant qu'auteure, conçoit la nature de la femme, en 

portant notre regard sur le personnage de Mary Barbe. Ce personnage 

représente un lien très direct avec la vie de I'auteure. La dimension 

autobiographique de cette œuvre est un des a priori de notre travail. Nous 

respectons, dans ce sens, la position de Claude Dauphiné qui a écrit la seule 

biographie existante de Rachilde. En Btudiant cette biographie, nous sommes 

capable de discerner les constructions sociales imposées par les discours 

dominants sur la femme. Ces constructions sont intemalisées par I'auteure, et 

se lisent dans le texte fictionnel. Notre regard se pose sur les traces de 

constnictions en particulier, la femme fatale et le discours médical de la fin de 

siècle. Ensuite, notre étude portera sur l'aspect politique de La Maquise de 

Sade, et comment la politique donne un support à son œuvre et parle 

directement a son lecteur fin de siècle. 

II peut être considbré comme naïf d'imposer une valeur 

autobiographique à n'importe quelle œuvre d'un auteur, mais dans le cas de 

Rachilde. il est évident qu'elle puise dans sa propre expérience ainsi que dans la 

société qui l'entoure afin de créer son ceuvre. Cet élément est le plus évident 

dans le premier roman, La Maquise de Sade. Des similarités entre le 



personnage Mary Barbe et I'auteure sont évidentes . Nous remarquons d'abord 

que toutes les deux, personnage et auteure, sont fille d'officier de cavalerie, et 

que toutes les deux ont et6 fiancées dans leur jeunesse à un officier connu de 

leur père. Nous soulignons aussi un autre fait primordial dans l'œuvre de 

Rachilde; I'auteure est esseulée d'une mere atteinte d'une maladie "nerveuse". 

Mary Barbe, dans La Maquise de Sade, a la même relation avec sa mere. 

Dans sa biographie, Rachilde, Claude Dauphine reconnaît cette dimension de 

l'œuvre rachildienne. Elle écrit. "[qlu'elle choisisse d'écrire un roman historique 

ou opte pour un roman pseudo-autobiographique elle fait preuve d'une extrème 

lucidité pour justifier son sujetn (288). L'aspect 'autobiographiquen de l'œuvre de 

Rachilde implique aussi des complications tant au niveau théorique que critique. 

Marc Angenot explique, dans son Glossaire, qu "[e]n matière de sémiotique du 

récit, la distinction entre I'auteur (l'écrivain, le scripteur) d'une part et le narrateur 

est essentiellen (39). Nous n'oublions pas que, selon Angenot, "le narrateur est 

un énonciateur fictif qui raconte, de son point de vue, l'histoire (= diégese)" 

(140). Dans notre étude, cette distinction se confond dans la mesure où une 

œuvre dite autobiographique mèle la voix narrative à celle de I'auteur, ou plutôt 

du scripteur. 

Dans le chapitre intitule "Les hors nature" nous examinerons le 

personnage de Paul-Eric de Ferken. La période fin de siècle a connu un 

développement important du discours orientaliste; ce discours est présent en 



Europe et en Orient depuis le Moyen Age. Dans Les hors nature. Rachilde se 

sert de paradigmes orientalistes afin de crber un personnage pervers. Nous 

discuterons d'autres œuvres pour élucider les valeurs enracinées dans 

l'imagerie orientaliste de ce roman. Ainsi, plusieurs critiques de Rachilde 

insistent sur la vision perspicace de cette auteure. Nous voyons cette 

penpicacit6 lorsque Rachilde souligne dans le contexte de l'orientalisme la 

féminité de Paul. et ce qui est encore plus important, la rbaction contre cette 

féminité par son frère. Nous étudierons ensuite les ambivalences narratives de 

Rachilde dans Les hors nature, et comment Rachilde les insère dans son texte. 

Dans le troisième chapitre, il s'agit d'étudier La Jongleuse. Nous 

examinerons d'abord le topos de l'hystérie, topos caractéristique de la littérature 

ainsi que de la médecine pendant la fin de siècle. Dans ce roman, Rachilde 

donne une autonomie à sa protagoniste, Eliante Donalger. Cette autonomie est 

toutefois décevante, dans la mesure où les moyens dont elle se sert pour la 

signaler sont déjà "épaisw de signification; Eliante est veuve et aristocrate. 

Ensuite nous porterons notre regard sur le fait que, bien qu'Eliante occilpe une 

position hon-société, en tant que veuve et aristocrate, elle occupe 

simultanément la position abjecte de toute femme au XIX siècle. Dans ce cas-ci, 



Rachilde se sert du Iesbianisme, par exemple, pour signaler la liminalitb 

féminine. Enfin, nous examinerons comment Rachilde se sert des paradigmes 

exotiques afin de situer la sexualité féminine dans un "18-bas", comme le 

remarque Angenot dans Le cm et le faisande1', et de justifier l'horreur éprouvée 

à travers son personnage, Eliante Donalger. 

La Maquise de Sade 

Ce roman autobiographique, paru en 1887, est en quelque sorte un 

bildungsroman au féminin. Le personnage principal, Mary Barbe, est fille d'un 

père officier de cavalerie et d'une mère "poitrinairen et hystérique. La diégèseI4 

commence dans une chaleur étouffante lorsque la jeune Mary marche à 

l'abattoir avec sa tante, "la cousine Tulotte", afin de chercher du sang pour 

l'ordonnance médicale de sa mère. A première vue, nous remarquons 

i'atmosphere oppressive de la chaleur, ainsi que l'attitude dominatrice de 

l'institutrice de Mary, Tulotte. Est-ce une métaphore pour le climat intellectuel et 

politique dans lequel vit la femme de 116poque? Le roman de La Marquise de 

""Si le sexe est desormais toujours situé cn un 'hi-bas', dans les profondeurs de pathologies dissimulées, il pcut 
être aussi situé dans les lointains coloniaux" (Angcnot, Cm 123). 

''Angenot définit "diigèse" comme "le récit ramené à une siquaice iinéaire d'évènements fonctionnels relies 
a ciiffirats actants-sujets. On trouvera dans ce Glossaire d'auacs tmnes (fables, histoire, récit [en sens 
resîrca) qui dénotent le mime niveau d'dysen. 



Sade peut Qtre probablement considéré comme un traité qui explique à la femme 

les moyens de s'en sortir. La diégèse de La Marquise de Sade évoque la 

perversion, c'est-à-dire l'acte de pervertir la femme. Au fur et à mesure que 

l'histoire se déroule, Mary est de plus en plus isol6e. Mary apprend comment 

elle est obligée de vivre dans ce climat qui dévalorisa la femme. Dès le début du 

texte, le lecteur, et surtout la lectrice, remarquent comment Rachilde depeint la 

dévalorisation de la femme a travers les paroles du père; 'Quel malheur que ce 

ne soit pas un garçon ..." (28). Nous remarquons aussi au début du texte une 

description présentée du point de vue du narrateur et qui annonce le thème 

central du roman. Lorsque le narrateur décrit les habitants de Clermont, la ville 

où habite la famille Barbe, il s'arrête sur la description d'une singulière jeune 

femme, Jane d'Apreville. 

Mademoiselle dPApreville, ayant perdu sa mère de bonne 
heure, savait monter a cheval avant de savoir lire, tirait au mur, 
mettait des balles dans les casquettes dorées de son père, 
sortait acwmpagnde d'un nègre qu'elle appelait Jolicœur, et 
avait déjà des aventures d'amour. Elle réalisait le type féminin 
qu'on aimait chez l'impératrice. 

(36-37) 

Nous remarquons déjà la constitution faible de la mère de Mary qui mourra à la 

fin du troisième chapitre. en accouchant. Le r6cl est donc la façon dont Mary 

s'adapte a une vie sans mère. Le passage que nous venons de citer évoque, 

selon I'auteure. une réussite de la vie sans figure maternelle'? Mlle dlApreville 

'%ou souiignom ici le fait que le pire de Rachilde était déçu d'avoir eu une me. Par conséquent elle a reçu 
une éducation similaire a celie de son personnage MUe &Apteville. I1 est aussi a noter que Rachilde a vicu 



mène la vie d'un garçon, la même vie que le Colonel Barbe aimerait pour son 

enfant. Pourtant, Mary répond à sa condition (la situation de toute femme au 

XIXe siècle est celle d'un être superfiu, limina116) d'une manière tout à fait 

diffbrente. Le narrateur attribue des pardes métaphoriques à la chatte de Mary: 

"Si tu voulais ... je t'apprendrais à griffer l'homme. l'homme qui tue les bœufs ... 

l'homme. le roi du monde!" (30). Cette œuvre est donc le voyage 

d'apprentissage de Mary et son adaptation tout au long de ce bildungsroman. 

La Jongleuse 

Tandis qu'il s'agit de la vie d'une jeune fille dans La Marquise de Sade, 

dans La Jongleuse, nous avons l'histoire d'une femme d6jà mûre. Au début du 

roman, Eliante Donalger, une aristocrate veuve, rentre d'une soirée à Paris. Elle 

est poursuivie par un jeune étudiant, LBon Reille. Déjà, depuis le début de la 

diégèse le narrateur nous indique qu'il ne s'agit pas d'une femme commune ou 

inoffensive. Le roman commence par une métaphore qui suggère beaucoup, à 

propos d'Eliante, '[clette femme [qui] laissait traîner sa robe derrière elle comme 

sans grande afnliation, ni complicité avec sa propre mère. Lorsqu'elie assume l'identité masculine de 
"Rachilde, homme de lema", à l'age de 21 ans, n'est-clle pas en train de répondre a la déception de son père, 
la même déception dont souflic le Colonel Barbe? 

16'Une tradition de mépris ou tout au moins d'indifférence a longtemps pesé sur l'enfant de sexe fédnb, 
victime priviîégiéc de l'infanticide, ou réléguée dans un couvent, ou iiwée en mariage dès l'cnfmce, au gré 
d'intérêt divers.", Yvonne Kniebiehler, Catherine Fouqucct, Lu femnre et les médecins: analyse histotfque 
(Paris: Hachette littérature ginirale, 1983)- 



on peut laisser traîner sa vie quand on est reinew (25). Le narrateur choisit de 

souligner tout ce qui met en valeur I'artificialit6 de cette femme; elle a des 

"mains de deuiln (27), "ce qui sortait de son enveloppe funébre semblait artificieln 

(26). Souvent dans la diégése, elle est traitée de statue; 'celle-ci 

merveilleusement habillée. moins réelle encoren. En fait, la femme qu'on nous 

décrit ressemble à la femme typiquement ba~delairienne'~; Iorsqu'Eliante aborde 

le jeune homme, Léon, elle lui dit qu'elle souffre d'un spleen. Rachilde met en 

scène une femme singulière et probl6matique selon son époque. 

Léon Reille devient rapidement captivé par cette femme, et ils 

établissent une relation bizarrement intime. Eliante décide qu'elle est trop vieille 

pour lui, mais elle voit en Léon un amoureux convenable pour sa nièce. Au 

cours du roman, Eliante maintient une correspondance (peut-on dire une liaison 

dangereuse?) avec Léon afin de le garder près d'elle et de le convaincre de 

considérer sa nièce comme épouse. 

''Deux poémcs de Baudelaire prisentent des sisnilarit& tout à fAit remarquables. Dans ces vers du sonnet, "A 
une Passante", Baudelaire se sert du mime champ lexical que Rachilde en décrivant Eliantc; "...Longuepiince, 
en grand deuil, douieur majestueuse; Une femme passa, d'une main fastueuse; Soulevant, balançant le feston 
et l'ouriet; Agile et noble, avec sa jambe & statue[...]". Plus tard dans le premier chapitre de La Jongleuse, 
la main dTEiiante exhale "une odeur de fnrit des iIes". Eliantc est crtolc, ce qui suggére indirectement la 

de Baudelaire, Jeanne Duvai, pour qui il écrit le sonnet "Parfum Exotique": "Quand, les yeux 
f&, cn un sou chaud d'automne; Je respire l'odeur de ton sein chaleureux; Je vois se dérouler des rivages 
hcurew; Qu'éblouissent les fcux d'un soleil monotone; Une îie paresseuse où la nature donne; Des arbres 
singuliers et des fÎuits savoureux [...]"- En fâit, cet exotisme se trouve tout au long de La Jonglewe et nous 
allons en discuter plus loin; l'effet est celui du dépaysancnt de la s d t i  fiminine. 



Les hors nature 

Alors que le personnage féminin est central dans les deux romans 

discutes ci-dessus, ce qui rend le but de Rachilde plus remarquable dans 

l'analyse des hors nature est le fait que la figure féminine de ce roman est un 

homme, Paul-Eric de Fertzen. Ce roman décrit l'histoire de deux frères, fils 

d'une mère française et d'un père allemand. Les fibres se retrouvent orphelins 

depuis la naissance de PauCEric. L'aîné, Jacques-ReutJer de Fertzen est décrit 

comme étant le plus "allemandn des deux fréres, tandis que Paul ressemble 

plutôt à sa mère, et il a donc l'esprit plus "françaisn. En fait, Rachilde est capable 

de se servir de Paul en tant qu'archétype de la Française plus facilement, parce 

qu'elle la déguise (sa métaphore) en homme, ou bien, disons qu'elle la travestit. 

Ce qui est à souligner dans Les hors nature est la nature ambiguë de 

la relation fraternelle entre Paul et Reutler. II existe une véritable séduction de 

l'aîné par le cadet, ainsi la première scène évoque amplement la volupté de ce 

jeune homme. 

Svelte, souple,le très jeune homme se contemplait, de profil, 
dans une féline torsion de buste faisant saillir sa hanche, et 
avec des gestes lents, des Btirements calcules de bras, il allait 
à la rencontre de son double. La t&e renvers6e, les yeux mi- 
dos el frémissants d'un voluptueux dappement des paupibres, 
se buvant, s'enivrant de lui-m6me, il élevait, haut, en amère, 
sa face palie d'orgueil, où les deux taches noires formees par 
l'ombre des narines, petites palmes de velours funèbre, se 



posaient sur l'éblouissement de son teint, comme un macabre 
rappel au mepris du corps. 

(35-6) 

Cette scene d'ouverture souligne plusieurs aspects de la personnalité de Paul 

qui seront primordiaux dans cette œuvre de Rachilde. Nous voyons encore le 

champ lexical de la mort et de la morbidité qui ressemble à celui utilisé pour 

décrire Eliante et Mary. Les trois figures ont une beauté qui est fractionnde? 

Elles peuvent gtre analysees comme le produit du discours social, dans la 

mesure ou Rachilde intemalise les paradigmes de la féminité donnés d'avance 

par la société patriarcale. Notre objectif est d'dtudier dans quelle mesure elle met 

question ce discours social. 

Pour revenir aux hors nature, nous dirions que Rachilde impose une 

vision assez microscopique de la relation fraternelle dans ce roman. Reutler, 

homme qui se méfie des femmes. prodigue son affection sur son cadet, comme 

il l'aurait fait pour un amant. Cette relation devient explicitement ambivalente, 

comme dans cette scene typique entre les deux fières: 

Spontanément très s6rieux. un peu thd&ral, Paul se releva et, 
serrant les mains puissantes de son aîn6, il dit: - Mon père, mon fibre et mon ami ch&& est-ce ta volonté que 
nous retournions tous les deux & Rocheuse pour ... y r6fi&hir? 
Reutler f&mit de la tete aux pieds. (nous soulignons.) 

(121 

"Je propose aussi que cc rnorcelicmctlt de la femme est paradigrnatique dans toute littérature occidentaie. 
Nous voyons &ns la littérature midiévale cette tendance a concevoir la femme commt princessdfée et 
égalment comme putain/sorcière. Ce fait rend la femme assujettie au désir masadin parce qu'elle demeure 
dans une position Imiinalc et donc n'a point de pouvoir quelconque pou. se représenter. 



Rachilde suggere une sexualité déjà assez ambivalente, lorsque nous pensons 

au moment historique où elle 8crit. Reutler refoule son desir pour son frère dans 

un stoïcisme que l'auteur relie aux racines germaniques de son personnage. 

Donc, l'atmosphère à travers la diégése est 'épaisse" et d'une sensualité 

perverse, qui éclate au dénouement dans une scène à dimensions 

apocalyptiques. 

Rachilde, écrivaine conventionnelle 

Le premier roman de Rachilde, Monsieur Vénus, provoque une vive 

réaction en France et en Belgique. Le livre est mis en arrêt et I'auteure 

condamnée P un an de prison. En réponse aux accusations que Rachilde aurait 

invente un vice nouveau, Paul Verlaine écrit: 'L'inventeur d'un vice nouveau 

serait le bienfaiteur d'une nouvelle humanité! Rassurez-vous, petite, vous 

n'avez rien inventé du tout" (Massé 31 ). 

La parution de Monsieur Vénus met Rachilde dans la position précaire 

dWune savante" dans le domaine de la perversit6. Rachilde mérite-t-elle 

v6ritablernent ce titre? D'un côt6, nous pouvons comprendre pourquoi elle est 

perçue de cette manière. Le seul f a l  d'écrire est considéré comme subversif 

pour la femme à la fin du XIX siècle. La femme est un élément hétdrogene et 



abject dans cette société fin de siècle. Puisque son pouvoir est minime, l'acte 

d'écrire apparaît comme un acte d'appropriation par rapport au pouvoir 

dominant. Massé souligne le fait que la "littérature de femmes est une littérature 

parallèle, marginale, se devant justement d'être analysée en marge et ne 

pouvant véritablement être comparée à la littérature masculinen (23). Si elle est 

en marge, la littérature dite "f8mininen n'a pas été écrite sans l'influence de la 

littérature masculine, ainsi que de la politique, de la médecine etc. 

Déjà, la décision de prendre la plume apparalt provocatrice 
dans une soci6t6 où le rdle de la femme est gbnéralement 
passif (alors qu'bcrire c'est agir, s'affirmer). Mais c'est surtout 
le contenu de ces écrits qui peut être dangereux; il risque de 
'troubler la fête patriarcale', car la remise en cause de la 
culture dominante peut toujours etre soupçonnbe derrière les 
écrits de femmes. 

(Massé 23) 

Donc, l'œuvre de Rachilde, dans la mesure où elle est scandaleuse. est une 

réaction à la société masculine dans laquelle elle a été créée. La mise en scène 

de la perversité dans les œuvres diverses de Rachilde peut facilement signaler 

un détournement de la norme sociale et par conséquent la réaction de cette 

société sera sûrement de dénoncer I'auteure de la peivenité. 

Bien qu'une femme écrivain soit troublante, par sa nature même. il 

n'est pas oblige que son écriture soit novatrice dans ce qui trouble. Cependant, 

nous voyons quelques similarit& entre la litterature décadente de Rachilde de la 

période fin de siècle et la litîérature libertine de l'époque r6volutionnaire au XVIIIe 

siècle, telle que Les Liaisons dangereuses, de Laclos. En effet, Laclos écrit non 



seulement les Liaisons afin de critiquer une socibtb qui assujettit la femme. II dit, 

'la femme naturelle est, ainsi que l'homme, un être puissant; libre en ce qu'il a 

I'entier exercice de ses facultés, puissant, en œ que ces facultés égalent ses 

besoins" (Diaconov 30). Rachilde aussi gardait sûrement à l'esprit la condition 

féminine en écrivant La Marquise de Sade. En parlant de la besogne de 

I'écnvainelg, Slama explique. 

[mlais parce que chacune, dans la lutte qu'elle affronte contre 
la famille, la soci8t8, l'institution, contre elle-même, tente, dans 
ses contradictions et dans la voie qui est la sienne, de devenir. 
selon une formule de Rachilde; "l'aventurière de sa propre 
aventuren. 

(218) 

Cependant, dans la literature libertine (qui est écrite par des hommes), les 

propos fondamentaux demeurent toujours indiscutés. La Marquise de Merteuil 

est considérée un monstre par les contemporains et surtout les contemporaines 

de Lacloszo. Elle est monstrueuse a cause de sa virilité. La société éprouve une 

horreur là ou il y a un décalage entre l'être et le paraître féminin, au XVIIIe et 

XIX siècles. Une jeune fille qui met en œuvre de telles luxures et de telles 

perversités, comme Rachilde lors de la publication de Monsieur Vénus, est 

désormais considérée un être monstrueux justement parce qu'une jeune fille de 

'Vormc utilisée par Béatrice Slama. 

%ans une lettre a Laclos, son amie I'autcure dramatique et romancière connue, Mme Riccoboni lui écrit a 
propos de la Marquise de Merteuil; "C'est en qualité de fcmme, [...] de h ç a i s c ,  de patriote zélée pour 
i'honneur de ma natios que j'ai senti mon cœur bkssc du caractère malade de Mertcuii". 



vingt ans ne devrait pas connaître les decadences dont il est question dans cette 

œuvre. 

Les sujets sexuels (sexuds) de Rachilde sont donc oppositionnels dans 

la mesure où le sexe demeure indicible B la fin du XIXe siècle. Mais ces sujets 

sont-ils subversifs? Non. C'est un leurre de considérer que la mise en scène 

d'une sexualitb, disons perverse, dénote la révolution. '[Lla peinture du sexuel 

dans l'avant-garde est relativement audacieuse, mais elle ne l'est que parce que 

la sexualité est reconnue abjecte" (Angenot, Cm 138). Rachilde évoque dans 

son œuvre un véritable panorama de personnages abjects: la femme virile, 

l'homme effemine, le travesti, l'homosexuel, I'hyst6rique. Elle ne se démarque 

jamais toutefois des paradigmes doxologiques de 1'8poque et reste donc, un 

écrivain conventionnel. C'est la thèse que nous allons explorer dans les pages 

qui suivent. 



Chapitre 1 

La Marquise de Sade2' 

La nature de la femme. 

Laclos, dans sa vision de la societe du XVIIIe siècle, a constaté qu'il n'y 

a plus rien de naturel; la civilisation telle qu'elle est relbgue la femme à un état 

abject. La femme est obligde de considefer sa position liminale comme une 

condition atavique. Pour analyser les problèmes qu'il perçoit, Laclos écrit Les 

Liaisons dangereuses. son roman-critique de la societb du XVl Ile siècle. Dans 

cette œuvre, il se sert de la figure métonymique2' de la Marquise de Merteuil afin 

de souligner plus clairement ce qui est probiématique dans cette société. Nous 

"La Marquiie de Sade est l'histoire Mary Barbe, filie d'un officier de cavaieric. Le roman commence par le 
kcit de la jeunesse de Mary, lorsqu'elle se promène avec sa gouvernante, la cousine Tuiotte, pour aller à 
l'abattoir de Clermont-Ferrand Nous rencontrons ensuite la f d e  Barbe, le Colonel, Daaiet, sa femmc, 
Caroline, et sa saur, Tulotte. La mère de Mary, Caroline, meut tôt dans le roman, *ris avoir mis au monde 
le fils tant désiré du Colonel B a h .  Dès sa naissance, Mary éprouve me haine profonde vis-à-vis de son frère, 
le "meurtrier" de leur mére. Elle devient copine d'un jetme garçon, Sùoco, qui meurt lui aussi. La vie 
despirie que mène Mary ne fait rien pour édulcorer son cœur dumi, et elle laisse mourir son petit fk un soir. 
La famille Barbe déménage en Aisace lorsque la guerre fianco-prussienne commcnce. Le Colonel Barbe y 
meurt, Mary et Tulotte déménagent chez son oncle le docteur Celestin Barbe. Ce denier tombe amoureux de 
Mary en lui enseignant la médecine, mais elie rejette ses avances et se marie avec le Baron de Caumont, Un 
jeune protégé du baron, Paul Richard, tombe amoureux lui aussi de Mary, et ils commcnccnt une liaison. Mary 
et le baron mènent des vies siparis, et le baron, lui aussi, a des relations hors du marriage. E n h  le baron 
meurt de ses excès et Paul quitte sa maîtresse, Mary. Elle teste rcmarquablemtnt beiie jusqu'a la trentaine. 
Le roman se tamine avec ia mort de Tulotte, et une pinode de décadence dans la vie de Mary. 

"La Marquise de M c r t d  comme figure métonymique, c'est-à-dire un personnage qui est construit selon la 
figure rhétorique & la métonymie. EUc est 'imc partie" de la société dans laquelle elle vit, mais elle représente 
le tout. 



comprenons pourquoi ta figure de la Marquise de Merteuil inspire l'horreur Ion 

de la parution de cette œuvre; elle est monstrueuse, oui, mais elle est 

monstrueuse justement parce qu'elle reflbte ce qu'il y a de plus monstrueux dans 

sa sociéte. L'auteur se sert de la Marquise comme avertissement au lecteur de 

ce qui avivera si l'on continue à marginaliser la femme. 

Dans La Maquise de Sade, le personnage de Mary, peut aussi être 

considér6 métonymique, symbolisant une distillation de certaines valeurs qui 

régissent la société fin de sibcle. Ce roman reflbte assez nettement, en même 

temps, I'exp6rience vécue par t'auteure dans sa jeunesse. Sylvie Masse 

propose que "pour écrire leur h&rogén6ité, les écrivaines useraient de 

subterfuges et laisseraient tout au long de leun écrits des traces subtiles de leur 

spécificité" (49). Dans La Maquise de Sade, comment Rachilde impose-t-elle 

sa propre spécificité dans le texte? Rachilde ofke en quelque sorte une 

évaluation assez troublante de sa propre sociéte. Mary est une figure 

angoissante dans son rejet du rôle que la société lui a prescrit. Dès le début du 

roman, Mary manifeste une fascination morbide pour les relations entre les 

hommes et les femmes. Nous voyons que la devise qui se trouve au-dessus de 

son lit sera représentative de la vie qu'elle mènera: "Aimer, c'est souffrir" (54). 

L'auteure decrit la méchanceté innbe de Mary. Dans le premier 

chapitre du roman, lorsque Mary et sa cousine se promènent jusqu'a l'abattoir, 

Mary enfonce ses ongles dans le poignet de sa cousine Tulotte. Le narrateur 



décrit ici la rdaction de Mary; 'Ce rire plissa d'une façon très singulière sa petite 

figure; il signifiait peutêtre que l'enfant connaissait deje la valeur d'une 

egratignum faite 6 proposn, (nous soulignons) (8). 11 faut se demander comment 

Mary détient ce savoir. Si Rachilde nous depeint une femme naturellement 

méchante, elle est en train de prendre position sur une question fondamentale, à 

savoir que ce genre de comportement est inné (et non pas appris). Mais dans le 

cas de Mary, il est évident qu'elle a appris ce genre de conduite; "Frémissante 

de plaisir. Mary s'avança, relevant ses jupes, comme elle le voyait faire à sa 

gouvernanten (1 1 ) .  Des fois, son apprentissage se fait dans la violence. Nous 

remarquons qu'elle est battue plusieurs fois par son p&e, par Tulotte, et elle est 

pratiquement abandonnée par sa mère. L'effet de ces violences est une 

maturation forcenée et une perversité naissante; le narrateur nous rappelle que 

Mary "est encore une enfant malgr6 ses rêveries de femme nerveuse" (27). 

Pourtant, à un autre moment, Rachilde décrit la jeune Mary qui est "ivre d'une 

ivresse de femme cruelle" (76). Cette ambiguïté est encore soulignée par une 

question que se pose son oncle CBlestin. lorsqu'il decouvre qu'elle a le pouce 

bizarrement long. en fait aussi long que celui d'un assassin. 

C'est drôle! dit-il, prodigieusement interessh, et il accoupla le 
pouce vivant au pouce m o t  Celui de Mary etait presque de 
la m6me longueur quoique beaucoup plus mince, et celui de 
l'homme se faisait déjà remarquer par une dimension 
anormale. Le savant caressal sa barbe [...] Ce bras est celui 
d'un assassin qu'on a dbcapité hier. 

(1 84)- 



Le lecteur voit alors deux possibilités pour ce qui est de la nature feminine. 

Rachilde fa l  comprendre que. si la nature feminine est "méchante", il s'agit d'une 

méchancet6 apprise, comme dans le cas de Mary. qui est fouettée et battue à 

maintes reprises. L'auteure crde, toutefois. une ambiguïté lorsqu'elle compare 

la longueur du pouce de Mary avec celui de l'assassin. C'est une allusion du 

mouvement, au XIXe siècle, en criminologie et en médecine qui associait la 

morphologie du corps et fa criminalité de la personne. Cette association pose la 

question qu'il residerait quelque chose de méchant naturellement dans cette 

fille? 

L'autobiographie et La Maquis6 de Sade. 

Nous avons déjà mentionne la similarité entre les conditions de vie de 

Mary et celles de I'auteure. Rachilde dépeint-elle exactement ses propres 

circonstances a travers le personnage de Mary? Probablement que non, mais il 

faut conceder que ce à quoi nous avons affaire est une rbaction, ou pour mieux 

dire, un "phantasme" de I'auteure. Massé souiigne le fal que, 

@]es femmes qui Bcrivent autrefois, comme celles qui Bcnvent 
aujourd'hui. expriment n6cessairement une part de leur réel. 
Le texte d'une femme est toujours une transcription, une 
moddisation d'une r6alit6 vécue d*H'remment et qui s'oppose 
donc nbcessairement au discours dominant que tiennent les 
hommes à l'intérieur de la culture littéraire. 

(3)- 



Les Bcrits de Rachilde sont une évocation de son expérience de femme, 

d'ecrivaine et de fille qui Btait. A un moment, nondésirde. Mais le personnage 

de Mary représente-t-elle une subversion, lorsqu'elle se met dans une position 

de pouvoir par rapport à l'hommea? Les écrits de Rachilde, B mon sens, 

donnent un portrait assez conventionnel de la femme tout en mettant en scene 

la perversité, à ce moment fin de siècle. Massé ajoute qu'"[e]n effet, les valeurs 

masculines Btant le point de réference essentiel d'une societ6 patriarcale, une 

vision autre se situera obligatoirement en oppositionn (3). 

La peinture par Rachilde de cette jeune fille. Mary, pervertie par ces 

circonstances n'est que la mise en scene d'un paradigme déjà banalise dans 

l'esprit masculin; la femme perverse ne l'est pas naturellement. Selon 

Rousseau, par exemple, la femme est pervertie par la société, et surtout lorsque 

la femme mène une vie publique. Afin d'élucider sa pensée. Rousseau se sert 

de la société antique comme exemple. II écrit, dans sa Lettre à d'Alembert, 

Les anciens avaient en général un très grand respect pour les 
femmes; mais ils marquaient ce respect en s'abstenant de les 
exposer au jugement public, et croyaient honorer leur 
modestie, en se taisant sur leurs autres vertus. Ils avaient 
pour maxime que le pays, oO les mœurs étaient les plus pures, 
était celui où l'on parlait le moins des femmes; et que la femme 
la plus honnête etait celle dont on parial le moins. 

(1 14 ) .  

%ans h SC& de Ir rose Emotion, lorsque Mary exige de son copain Simco, qu'il lui coupe et O& cette rose 
très rare, nous voyons commcnt Rachilde met en scène l'inversion du pouvoir normalement associe avec 
l'homme (ch. IV). 



En fin de compte, dans la littérature occidentale la femme subit facilement sa 

ruine. Ce qui est pourtant novateur dans l'œuvre de Rachilde est le dévoilement 

de la prise de conscience des circonstances féminines qui mènent à la 

denaturalisation de la femme. C'est cette mise en œuvre qui trouble, qui 

bouleverse le lecteur. et qui justifie la femme. La lecture de l'œuvre rachildienne 

cr4e une dissidence entre les sexes, mais seulement en dévoilant ce qui est 

normalement condamné au mutisme. La sensibilité du lecteur du XIXe siècle est 

facilement bouleversée par la lecture de choses consid6rées "faisandées", et 

surtout lorsque ceci est directement lie à la femme. 

En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, le monde de la femme est isolé du 

monde de l'homme. C'est dans la domesticité que la femme est réduite au 

silence. Toutefois, plusieurs femmes rejettent leur statut marginal et viennent à 

l'écriture afin de dévoiler justement ce qui est problématique dans leur situation, 

ainsi Isabelle de Chamere, I'auteure du roman, Leftres de Mistas Henley 

publiées par son amie. Celui-ci répond, en 1784, directement a la condition 

féminine telle que J.-J. Rousseau et Samuel de Constant, l'auteur du Mari 

Sentimental, la peignent. Dans ce roman épistolaire, Chamère présente la vie 

d'une jeune femme lors de ses noces. Elle ddcnt comment la vie de cette jeune 

anglaise devient de plus en plus insupportable aprds son mariage avec un 

homme qui ne répond pas B son désir personnel, mais répond plutôt aux 

besoins de sa condition sociale. Mistriss Henley écrit a son amie, à propos de 



son mari, *M. Henley enchantait tout le monde; c'était un mari de roman" (10). 

La narratrice considdre que son problème personnel est un probleme universel 

pour la femme. Mistriss Henley propose 'que beaucoup de femmes sont dans le 

même cas que moin (5). 

II est à souligner que de Charrière évoque la partie de la vie des 

femmes qui est souvent oubliée. c'est-à-dire la vie dans le mariage. L'histoire de 

la vie de la femme se termine traditionnellement par le mariage. Cette œuvre de 

de Charrière est bouleversante parce que la femme n'a pas de voix, et elle ne 

peut chanter les bonheurs de son état d'etre. De Charrière évoque assez 

clairement les problèmes des femmes obligées de s'assujettir à l'idéologie 

patriarcale, c'est-à-dire a la raison. 

Rachilde est à situer dans la tradition des femmes-écrivains telles 

Isabelle de Chamère. Elle devoile une partie de la vie féminine, telle qu'elle l'a 

vécue, afin d'en souligner les aspects problématiques. Mary est un personnage 

qui ressemble aux personnages de Laclos et de de Charrière; elle met en relief 

la position marginale de ses contemporaines. Mais Rachilde se sert de sa 

propre experience comme matibre brute pour réâiger La Maquise de Sade; voilà 

ce qui rend la lecture de cette œuvre assez troublante. La perception de 

I'auteure est impliquée de maniere directe dans la mesure 00 le personnage 

principal, c'est-à-dire Mary, et I'auteure, ont une équivalence au moins 

symbolique. C'est ici que les similarités entre Rachilde et de Charrière, par 



exemple, se terminent. Ce qui bouleverse est le fait que Rachilde dévoile 

probablement sa propre expérience à travers la vie de Mary et la fiction est 

rendue d'autant plus poignante. De plus, Rachilde évoque un moment dans la 

vie de la femme - l'enfance -, qui reste peu exploré. L'attention sociale est fixée 

le plus souvent sur l'homme et sa formation. Les œuvres comme La nouvelle 

Héloïse et Lettres de Mistriss Heniey jettent aussi une lumière nouvelle sur la vie 

féminine qui a été jadis cachée. La différence entre ces œuvres et La Marquise 

de Sade, est que celle-ci souligne l'apprentissage de la perversité du 

personnage féminin. 

Rachilde a une attitude ambivalente envers la maternité; ceci est d'une 

importance primordiale et va marquer son œuvre ostensiblement. Dans La 

Mayuise de Sade, la description de Caroline, la mère de Mary, exprime assez 

clairement cette ambivalence: 

La jeune femme était fort pâle, avec de grands yeux noirs 
brillants, des cheveux bruns en bandeaux lissés. Elle se 
vêtait d'un peignoir flottant de mousseline a petites fleurettes 
pompadour orné d'une foule de rubans. Caroline avait 
l'amour du chiffon et se faisait des toilettes d'intérieur 
soignees pour les montrer A la sœur de son man, qu'elle 
detestait et qui s'habillait toujours comme un gendarme. Un 
désespoir lui venait surtout de ne pas pouvoir porter de 
crinoline. La cousine Tulotte en portait de très larges, elle, 
son unique désir de plaire se réfugiait dans cette cage 
monstre se balançant B ses hanches absentes, et Caroline, 
réduite au peignoir se vengeal par les nœuds de rubans 
multicolores. 

(22). 



Nous remarquons ici les niveaux différents dans la description de la mère. 

D'abord, le narrateur évoque les vêtements de Caroline qui sont tous des 

signifiés excessifs de la fbminite. II est interessant qu'elle n'arrive pas à 

s'assouvir à travers sa toilette, bien qu'elle essaye; elle ne peut pas mettre des 

crinolines. Que signifie cette lacune dans son idéal de la féminité? Quelque 

chose manque à la ferninite de cette mère. De ce fait, nous comprenons sa 

condition de poitrinaire. Cette femme est enfermée dans son boudoir la plupart 

du temps, et le narrateur nous décrit le remède prescrit par le médecin pour sa 

constitution faible; elle est obligea de boire du sang frais de bœuf. Rachilde met 

en sc6ne comme figure maternelle une femme ddnaturde, une femme dont le 

comportement suggère le vampirismeu. En plus, nous remarquons la 

méchanceté de Caroline a travers son mépris pour sa belle-sœur. Elle se trouve 

en compétition avec cette dernière qui peut se parer des symboles du féminin 

qu'elle n'est pas capable de s'approprier. D'une part, la valeur de la femme est 

toujours dans sa capacité de répondre aux besoins de l'homme, dans ce cas il 

s'agit de l'apparence f6minine, c'est a dire comment I'apparence de la femme 

répond aux désirs masculins, qui est mise en cause, mais d'autre part, il pourrait 

"Le topos du vampirisme fimiain remonte au XWe siècle avec la Hongroise Erzabcth Barthory. Née en 1560, 
elle vient d'une des plus puissantes hmilles du royaume, son cousin étant le comte Drac* I'empaleur et son 
mari, qui venait de la plus ancienne famille de l'Hongrie. Eiic était d'une beauté extrhe. "Sa chevelure de 
Longs et lourds serpents bleuâîrcs se séparait â partir d'un fiont haut ct bombé, diaphane, pareil à une rose 
reflétée dans l'ivoire; un n a  comme une fiêche, dominant des lèvres à la minceur serpentine, écarlates; un cou 
de cygne, mais prolongeant directement une nuque puissante; des yeux d'm gris moiré, fmdus et fixes comme 
on les voit aux filins" (Les Scandaleuses, p. 3 1). A h  de maintenir sa beauté qu'clic avait peur de voir tcmir, 
clle changea son chateau en véritable abattoir, oh eiie nrafsanait des paysannes en leur faisant couler le sang 
dans lequel elle se baignait. 



s'agir facilement sa nature même, dans la capacité d'objet de la subjectivité 

masculine, qui est ici remise en cause. 

La femme est syst6matiquement et historiquement détachée de son 

humanité. Elle est considbree comme lubrique vis-à-vis de la rationalité de 

l'homme, elle est marquée par sa chair vis-&vis de l'esprit masculin, I'humid ité 

féminine vis-à-vis de la sécheresse de l'homme. Bref, dans le système 

unisexuel, la femme représente ce qui est défectueux sinon lacunaire dans la 

nature humaine. Sirnone de Beauvoir remarque, dans Le deuxiéme sexe, que, 

[I]e mot femelle fait lever chez lui une sarabande d'images: un 
énorme ovule rond, happe et chatre le spermatozoïde agile; 
monstrueuse et gavée la reine des termites règne sur les 
mâles asservis; la mante religieuse, I'araignde repues d'amour 
broient leur partenaire et le dévorent; la chienne en rut court 
les nielles, traînant après elle un sillage d'odeurs perverses; la 
guenon s'exhibe impudemment et se dérobe avec une 
hypocrite coquetterie; et les fauves les plus superbes. la 
tigresse, la lionne, la panthère se couchent senrilement sous 
I'imp6riale étreinte du male. Inerte, impatiente, rusée, stupide, 
insensible, lubrique, féroce, humili6e. I'homme projette dans la 
femme toutes les femelles a la fois. 

(35). 

Dans La Maquise de Sade, nous sommes témoins de cette même 

ambivalence dans la représentation féminine. Nous l'avons vue dans la figure 

de la mère, mais cette vision colorée par le masculin se trouve même dans le 

personnage principal, Mary. Dans sa relation avec le jeune garçon Siroco, nous 

voyons, des sa jeunesse, la tendance de Mary a dominer son partenaire. Cette 

tendance est bien soulignde dans la scene de la rose Emotion, lorsque Mary 



désire que son jeune compagnon Siroco lui cueille la rose la plus précieuse du 

jardin de son maître. 

-L'€motion?... Tu veux que je wupe la dernière greffe de M. 
Briffaut? Tu es folle, Mary! ... II me tuerait! 
-Elle n'est point si belle, sa rose, à ton patron, une pauvre 
petite rose chiffonnée, ni blanche ni jaune ... Et puis je la lui 
payerais, tiens! j'ai des sous dans ma poche. 
L*I  
-Ecoute, je te donnerai un empereur du Maroc, une grosse 
rouge. il y en a quatre de celles-là ... il ne verra pas la place, ou 
je dirai que le limaçon l'a mangée. 
-Non, je veux l'autre! se cria Mary, s'entêtant de plus en plus, 
devenue femme et arrogante, dans son desir de faire 
commettre une sottise au petit homme qu'elle tyrannisait. 

(95). 

Rachilde décrit un personnage élucidé, plus tard par de Beauvoir. Mais où 

I'auteure se positionne-t-elle par rapport à ce discours? D'un côté, nous voyons 

la tendance de I'écrivaine qui décrit son expérience vécue. Pourtant. Rachilde 

entre ostensiblement dans le discours, a plusieurs moments, sans le mettre en 

question. Quelques pages plus loin, le narrateur décrit le moment où Siroco est 

asservi et vole la rose de son maître. Nous remarquons que Rachilde se sert 

d'une métaphore anirnaliere (le même animal dont se sert de Beauvoir) afin de 

décrire Mary. "Je t'aime bien! murmura la petHe panthère souriante et 

domptke. .." (nous soulignons)(97). 

La raison pour laquelle la position discursive de Rachilde reste floue 

est justement que les paradigmes les plus saillants de son œuvre sont les 

mêmes qui sont en jeu dans sa propre vie. Le topos de l'inversement des rôles 



sexuels, qui est signaY par le titre mlme de cette œuvre, ainsi que dans 

plusieurs autres œuvres de Rachildez4, se voit reflbter dans la vie même de 

l'auteur. Après que Rachilde part de sa maison familiale, elle adopte le 

pseudonyme par lequel elle sera connue. Elle disait à l'époque qu'elle a pris ce 

nom lors d'une séance (de spiritisme) où elle &ait en contact avec un 

gentilhomme suédois du nom de Rachilde. Desormais. elle utilise ce nom, et sur 

sa carte de visite on lit, 'Rachilde, homme de lettres". Peut-être que ceci n'est 

qu'un détail biographique, mais lorsque nous nous souvenons que, dès son 

enfance, Marguerite Eymery est marquée par le desir de son père pour un 

enfant mâle, nous voyons qu'il s'agit ici de quelque chose de plus important. A 

un niveau symbolique, Rachilde est en train de 'réaliser" le désir de son père, et 

parce qu'un changement de nom et de vêtement ne changent véritablement rien, 

cette auteure reste obsédée dans son écriture par l'inversion des rôles sexuels. 

Le discours social et la perception de la femme. 

Au fur et à mesure que la jeune Mary grandit, nous voyons qu'elle 

devient de plus en plus dénaturée. Elle se marie avec un vieux baron pervers. 

Wous pensons a l Jongleuse, Monsieur Vénus, Madme Adonis. Ii est aussi possible de voir ce phénomène 
dans ies noms de ces personnages, tel Raoult de Vénérande, et a travers la namation, par exemple dans la 
désignation de "Princesse byzantine" en référence à Paui-Eric de Fcrtzm- 



Louis de Caumont, et le soir de leur lune de miel, elle se démasque afin de 

montrer jusqu'a quel point elle rejette son r61e de femme. 

-Monsieur, disait Mary, debout au milieu de leur chambre 
nuptiale et détachant son voile de tulle. une jeune fille élevée 
par un militaire, forrnde par un médecin, en sait plus long 
qu'une vieille femme; [...] Physiquement je suis vierge; 
moralement, je me crois capable de vous apprendre des 
choses que vous ignorez peut-être [...] Je vous aimerai 
davantage demain, ce sera mon devoir, mais ne comptez pas 
sur une passion désordonnée, j'ai horreur de l'homme en 
général. et en particulier vous n'êtes pas mon idbal [...] Louis. 
je suis décidée a ne pas vous donner d'héritier. et, comme il 
faut 6tre deux pour ces sortes de décisions ... 
-Mary, vous êtes ou un monstre ou une petite fille de mauvaise 
humeur ... 

(21 34). 

Cette scène est révélatrice a plusieurs niveaux. D'abord, nous soulignons 

l'ironie que Rachilde met en jeu lorsqu'elle écrit les deux dévoilements qui se 

font simultanément. D'une part, Mary enlève son voile de noces et au même 

moment, elle est en train d'enlever le masque qu'elle portal pour tromper son 

mari. Nous remarquons également qu'elle avoue son mépris pour l'homme - 
mépris qu'elle relie a son éducation singulière pour l'époque. S'il y a de l'ironie 

dans la présentation de cette scène, Rachilde la met de cdté au moment où il 

devient question de l'éducation féminine. Le narrateur nous fait remarquer que 

Mary "puisait dans la nouvelle instruction [par Célestin Barbe] un mépris des 

hommes" (188). Ce problème de l'éducation ferninine qui surgit au XVIIIe siècle 

a travers les écrits de Rousseau est important dans l'esprit fin de siècle. 



Rachilde signale très clairement, que ce soit par megarde ou non, que 

l'éducation peut mener à un déroutement dans l'identité ferninine. Elle Bvoque le 

danger très réel au XIXe sihcle que pose l'éducation de la femme. Pendant la 

période des Lumières, le nbdecin Langlois de Longueville, exprime que "[Iles 

travaux de l'esprit doivent être bornés chez la femme; elle n'est point faite pour 

les études approfondies; elle est destinée .a devenir un jour la compagne de 

l'homme et a s'occuper des details dans lesquels il ne peut entrer (Knibiehler 

154-5). Nous soulignons que cette conception de la femme qui surgit à l'époque 

des Lumières est celle aussi de Napoléon IW qui. 

a exclu les filles de I'Universit6 et des lycbes. Le programme 
d'études qu'il fixe en 181 1 pour la maison d'Ecouen, où étaient 
élevées les filles de la Légion d'honneur, est par avance 
conforme aux conseils de Langlois de Longueville ou de 
Lachaise. Et les mêmes principes seront respect& jusqu'à la 
première guerre mondiale. 

(Knibiehler 155) 

Le fiancé de Mary, le baron de Caumont, observe facilement l'effet de 

l'instruction de son oncle. "II n'en revenait pas: cette fille de dix-huit ans calculait 

comme une vieille femme tout en demeurant affolante de beauté" (203). Aux 

yeux du lecteur fin de siWe c'est incontestablement à cause de son éducation 

que Mary rejette son &le de mère. Ce refus de Mary symbolise un désordre 



monstrueux à cette Bpoque ainsi que dans les époques préc6dentes et 

suivantes? De Beauvoir écrit que. 

[l]a pire malédiction qui pèse sur fa femme c'est qu'elle est 
exclue de ces expbditions guerrières; ce n'est pas en donnant 
la vie, c'est en risquant sa vie que l'homme s'élève au-dessus 
de l'animal; c'est pourquoi dans l'humanité la supbriorité est 
accordée non au sexe qui engendre mais à celui qui tue. 

(113) 

La mise en scène d'une femme comme Mary a sûrement signifié une 

certaine subversion lors de sa parution dans La Maquise de Sade. Le discours 

du "culte de la mère" étal bien vivant depuis le Moyen Age, en particulier avec 

la figure de la Vierge Marie. "Ce type de discours se fait rare au XIX siècle; 

mais il ressuscitera sous la IIIe RBpuMique, quand les médecins mèneront la 

croisade contre 'la dépopulation'" (Knibiehler 126). 11 faut se demander, 

pourtant. ce que Rachilde veut vraiment dire en se servant de cette image; 

devient-elle un agent subversif lorsqu'elle met en œuvre une figure féminine qui 

rejette la maternité de manière ouverte? Bien que Mary rejette ouvertement la 

maternité. Rachilde ne paraTt pas valoriser, narrativement, ce fait dans son 

personnage; Mary n'est pas perçue de maniere sympathique. Le lecteur se 

maternité est un topos qui jaillit dans la pensée occidentale ostcnsiilemcnt depuis l'antiquité. Nous 
trouvons dans L 'Usage desplaisirs de Michel Foucault une citationde Demosthènc qui désigne trh clairement 
le rôle de la femme vis-à-vis de la matemité: "Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir; les concubines, 
pour les soins de tous les jours; les épouses, pour avoir une dtsccadance Iégitime et une gardienne fidèle au 
foyer" (chapitre 3). Les rôles disponiiles aux femmes sont restés à peu près pareils à travers les siklcs. La 
décision qu'annonce Mary à son noweau mari, le bouleverse, et bodeversc le lccteuf aussi en troublant l'idée 
même de ce qu'est la feznme. 



demande si Rachilde est en complicité avec le discours social, c'est-à-dire les 

discours dominants sur la femme de son époque. 

Le discours médical et la femme violée. 

Une autre scène qui est r6vdatrice de la pudeur narrative est la scène 

où Mary est violée par le jeune étudiant Paul Richard. Nous remarquons que ce 

dernier, dès qu'il entre dans la diegese, est une figure qui joue un rôle plutôt 

féminin. II est de caractère faible; lonqu'il parle avec Mary, il a tendance à 

saigner du nez, ce que nous retrouvons dès le moment qu'il est présente a Mary, 

la fiancée de son gardien. "Alors, Paul Richard perdit contenance tout à fait; une 

rougeur plus intense grimpa au front, ses narines s'ouvrirent brusquement, un 

flot de sang inonda le devant de sa chemise et son giletn (206). 

Dans la scène du viol, nous sommes témoins de la première fois que 

Paul assume son rôle d'homme vis-à-vis de Mary: 

Un éclair de haine illumina son ceiveau; peut-btre vCil enfin 
quelle creature il avait pour adversaire! II la traîna jusqu'au 
tapis tout blanc, la renversa dans la mollesse de la fourrure. 
-Paul! supplia la jeune femme d6concert6e par cette sauvage 
attaque, je vous aime ... Paul ... ce serait odieux! 
Ce M odieux! Ensuite, il la coucha dans son grand lit de reine 
où il ne voulait pas entrer. Elle se roulait, furieuse, échevelée, 
l'appelait Pche. (lJauteure souligne). 

(245). 



Après sa défaite, cette jeune femme singulidre ne se bat pas à mort 

afin de justifier la perte de sa vertu, ce qui est assez remarquable chez une 

femme notée pour sa cniaut6 et son caractère de louve ou de panthère. Nous 

remarquons qu'au XVIIIe siècle, on croit que le sperme est une panacée pour les 

maladies de la femme: "[sleul le sperme masculin est capable de donner à la 

femme une solidité définitive" (Knibiehler 143). Le viol de Mary rentre donc dans 

un domaine de l'acceptable. Elle le méritait, elle le cherchait. 

Ajoutons que la sc6ne de viol, véritable scéne à faire du roman 
'moderne' -, et frequente, - est toujours représentée comme 
I'ultima ratio des males devant les réticences ou les agaceries 
d'une coquette ou devant les perfidies d'une femme du monde. 
Autrement dit, comme on le voit cidessus, la 'possession' 
brutale de la femme non consentante combine 
économiquement la satisfaction du desir qu'on éprouve et 
l'équivalent de la raclée mént6e d'une mégère qu'il importait 
d'apprivoiser. 

(Angenot, Cru 132). 

Le lecteur, et pire encore la lectrice deviennent un(e) complice de Paul Richard 

qui réclame son droit d'homme. 

Ce qui est remarquable dans cette scdne du viol est le renversement 

des rôles. Dés l'entrée de Paul dans l'histoire, c'est sa "féminité" qui est 

soulignée par le narrateur. Mary domine tous les hommes avec qui elle est en 

contact. Cette scène est alors un grand choc pour un lecteur qui voit Mary 

singulièrement rbduite par un homme qui peut à peine dviter de saigner du nez 

en sa présence. Le lecteur suppose donc que Paul agit avec 11autont6 qui lui est 

due et qui le fortifie assez pour agir; c'est la seule fois que Mary perd le contrôle 



de son propre destin. C'est au lecteur de trouver une raison pour les 

changements dramatiques dans les caractères de Paul et de Mary. 

La politique dans La Marquise de Sade. 

A travers La Marquise de Sade nous sommes témoins de 

l'ambivalence que Rachilde éprouve envers sa société. C'est ce même 

sentiment qu'exprime Laclos, de Chaniere et plusieurs autres écrivains, qui ont 

des affinités avec l'auteur des Liaisons dangereuses. L'œuvre de Rachilde est, 

pourtant, très différente. Les divers commentaires qu'elle introduit dans le texte 

afin de cerner la période historiquement sont clairs. L'auteure évoque un 

moment précis dans l'histoire de la France, l'aube de la IIIe République, un début 

marqué par ia capitulation de la France dans la guerre franco-prussienne; en 

fait, le père de Mary est mort pendant cette guerre. II est remarquable que ce 

texte de Rachilde soit imprégné d'un trait anti-germaniq~e~~. Au début du VIe 

chaplre le narrateur décrit la ville de Haguenau, en Alsace, ou le p&e de Mary 

et tout le régiment des 8' hussards reçoit l'ordre de s'installer. C'était une 

2 b N ~ ~  remarquerons ce même topos dans Les hors nature- Ii y a une opposition explicite enac l'allemand et 
le fiançais. Les fières protagonistes sont issus d'un "métissage" franco-prussien, d'ou leurs noms: Jacqucs- 
Rcutlcr et Paul-Eric. Chacun des fika adopte les traits imanant de leur héritage allemand ou français. Lc 
lecteur remarque que des deux le français parait valorise de manière systématique, Paul, le "plus français des 
ftéresn, est dépeint de maniirc a évoqua sa sensualiti, Ic côté 'îemrncn de sa personnidité, tandis que Reutler 
est plus froid, implaccable, et disjomt de son désir, à plusieurs moments il est le plus risible des fiires 



petite ville fortifiée, assez noire, qui ne plut pas au colonel 
Barbe [...] Certainement le ministre s'étal trompe et les avait 
envoyb hors de France, tout le peuple parlal un charabia 
effroyable, et entre eux les gens du monde se servaient d'un 
autre jargon, plus distingub peut-être. mais aussi inintelligible. 
(italiques dans l'original). 

(141). 

Rachilde exprime sûrement les idées de son époque et montre sa complicité 

avec le discours social anti-allemand de celle-ci. Ce discours est répété a 

travers le texte. Plus tard, le narrateur avoue, en décrivant la maison typique 

d'Alsace, "[al faut dire que ces int6rieurs n'avaient point le charme de l'intérieur 

français dans lequel la coquetterie a toujours son coup de pinceau pour le 

peintre, son trait d'esprit pour I'obsewateur, quelquefois sa larme pour le 

mélancolique" (143). Nous remarquons qu'en parlant de la maternité propice de 

l'alsacienne, le narrateur se sert d'imagerie encore animaliere. "Les jeunes 

bourgeoises pondaient.. ." (1 43). 

L'antisémitisme est présent aussi en France en 1887, année de la 

publication de La Maquise d e  Sade. L'Affaire Dreyfus. qui mobilisait le peuple 

français en deux groupes, les Dreyfusards et les Antidreyfusards, va éclater en 

1898. Dans le texte de La Maquise de Sade, le lecteur est aussi témoin d'un 

antisémitisme qui implique Rachilde dans le discours social, et non pas comme 

une force qui se bat contre l'idéologie dominante. Dans le même chapitre que 

nous venons de citer, où il s'agissait d'un antigemianisme explicite, se trouve 



aussi un Blbrnent anti-sémite. En décrivant la ville de Haguenau, le narrateur 

donne une description des habitants juifs: 

Un quartier entier etait consacr6 aux Juifs, une synagogue 
tenait le milieu; dans ce quartier, un rdglement défendait aux 
hussards l'accès de certaines rues parce qu'ils auraient pu 
écraser des enfants sous les pieds de leurs montures. Là- 
dedans grouillaient des familles sordides, [...] On avait deux ou 
trois marches à dégringoler pour p6nétrer au sein des mœurs 
les plus bizarres [...] Ils exhalaient une odeur de vieux souliers 
particulitbre a la race. 

(1 42). 

II est intéressant de noter que l'officier Dreyfus était lui aussi alsacien. Rachilde 

impose donc les valeurs de son époque. Elle parle directement a son lecteur fin 

de siècle de manière qu'il puisse se mettre en affiliation avec elle. 

J'évoque ces deux derniers thèmes dans l'œuvre rachildienne pour 
- - 

démontrer qu'a, au moins un niveau, Rachilde manifeste une certaine solidarité 

avec les conventions de son époque. Ceci mène nécessairement à une mise en 

question de plusieurs autres images et figures proéminentes dans La Marquise 

de Sade, figures déjh dans un "entre-deuxn idéologique, ainsi le rejet de la 

maternité par Mary. Nous n'oublions pas, cependant, que la femme-écrivain est 

un é16ment h6terogene pendant la période fin de siecle; Rachilde est donc 

considérée comme un écrivain révolutionnaire à cause de son statut de femme 

malgré les images qu'elle circule. II est toutefois essentiel que nous tournions 

notre regard sur ces images qu'elle met en jeu dans son œuvre afin de cerner 

son statut réel dans le discours social. 



Jusqu'à maintenant. le personnage de Mary est prbfigur6 dans les 

archétypes et les paradigmes de la patriarchie. L'auteure ne diverge point 

fondamentalement du discours social dominant qui maintient la femme dans une 

position marginale. Rachilde se sert également de tout un cortège d'imagerie 

tombé en désuétude. La femme fatale, par exemple, est une construction qui 

sort directement du dyade de la femme putain et princesse. 

Dans les travaux de Foucault sur la sexualité, nous avons vu comment 

la mise en texte de la sexualité, selon lui, est un acte r6volutionnaire puisque le 

sexe relève de l'indicible. Les images qui entourent h figure féminine dans La 

Marquise de Sade sont révolutionnaires justement dans ce sens-ci. Au niveau 

idéologique, et doxologique pourtant, ces images sont, au niveau de leur effet, 

inoffensives et banales. Encore pire, elles maintiennent le même discours 

patriarcal qui garde la femme marginalisé et impuissante. C'est justement cet 

effet double qui bouleverse, et c'est ce trait qui va se trouver à travers les autres 

œuvres dont nous discutons à présent. 



Chapitre 2 

Les hors nature27 

Dans La Maquise de Sade, nous avons vu comment Rachilde se sert 

des images banalisées et int6riorisées par l'inconscient masculin afin de revêtir 

ses propres sentiments envers la soci6t6 dans laquelle elle vit. Elle reste 

consciente de son statut, vivant dans une famille où elle ne se sentait pas aimée 

et dans une culture où elle ne pouvait participer que marginalement. La 

Marquise de Sade est marqué par l'état lacunaire où se trouve une femme- 

écrivain pendant la période fin de siècle. L'œuvre qu'elle a écrite après, Les 

='Les hors nature est l'histoire des fières de Fertzen, Jacques-Reutler, l'aîné, et Paul-Eric, le cadet. Dans la 
première partie de l'histoire, ils habitent à Paris, ou Paul passe ses journies à s'habiller dans des vêtements 
d'un luxe inégalé, à s'accoutrer de fleurs rares, et à se déguiser en "Princesse Byzantine". Son frère cède a tout 
ce qu'il &ire, et montre une tcndance a refouler ses propres désirs décadents. Les deux fières maintiennent 
une relation quasi-conjugale sauf pour les intervalles brefs que Paul passe dam la compagnie de ses diverses 
maîtresses. Après que Paul quitte une de ses maîtresses, Mme de Crossac, il commcnce une liaison avec une 
jeune femme, Mlie Jane Monvel. Cette dernière veut devenir actrice de th&- et Paul exauce son désir. Au 
moment où elle débute, il y a un accident a elle meurt. Quelque temps a@, pour le carnavai, Paul se déguise 
en femme. Sa beauté est telle qu'il suscite l'admiration de tout le monde qui le voit, par exemple, son fière, 
son ancienne maîtresse, Mme de Crossac, un prince slave Stani. Cctte première partie se tcnnine par la nuit 
du carnava1 lorsque Reutier accompagne son -h c h a  eux. La deuxième partie se passe à Rocheuse, un 
village dans les provinces. 11s y ont diménage aiin d'échappera la dédence de Paris. Ils restent assez isoles 
des villageois mais un soir, il y a un incendie dans le village et les deux fr ira  vont proposer leur assistance. 
Ironiquement, Paul se distingue par sa vaiUance. Peu aprk l'inceodie, les dcwc fmes se promènent a cheval 
et trouvent une jeune me, Marie, seule âans la forêt. Ils l'amincnt chez eux, où elte travailie comme servante. 
Elle tombe amoureuse de Reutler' et elle annonce que c'est eUe qui a causé l'incendie. Paul tombe malade, 
et lorsqu'il est ûaît i  par le médecin, le docteur explique à l'aîné que Paul soc de la Monomaaie. Le séjour 
que fait Marie chez 1 s  de Fatzen la pervertît suffisamment, qu'elle est dépucelée par Paul-Eric, mais fiancée 
a Reutîer, Eue s'échappe de chez eux un soir, mais met le feu à leur château. Les deux fières meurent 
ensemble dans l'incendie. 



hors nature, est aussi irnprbgnbe des mêmes sentiments decadents qui 

ressortent de cette période cr6pusculaire fin de sibcle. 

Les hors nature diverge de La Maquise de Sade d'une manière assez 

flagrante; dans ce roman-là, il s'agit d'une relation fraternelle que Rachilde 

analyse d'une façon pénétrante. Rachilde évoque l'histoire de deux frères qui 

vivent ensemble. C'est une histoire perverse avec des éléments 

eschatologiques, typiques d'une certaine littérature fin de siècle. II est évident 

aussi, à travers une lecture approfondie de cette œuvre, que Rachilde se sert du 

trope de l'inversion afin d'exprimer sa vision troublée de ses contemporains. 

Nous soulignons aussi un départ significatif dans cette œuvre; Rachilde se sert 

d'une imagerie orientaliste pour decrire le person nage travesti. 

A maintes reprises dans le texte des hors nature, le narrateur utilise un 

vocabulaire oriental afin de décrire le costume de Paul de Fertzen, ou bien le 

décor d'une salle2! L'usage de l'imagerie orientale pèse très lourdement dans 

cette œuvre. La période fin de siècle est un moment très important dans 

l'évolution de l'impérialisme français. C'était en effet l'époque du declin de 

l'impérialisme. Pour expliquer plusieurs aspects de ce déclin, la France 

regardal du côte de son voisin le plus proche pour trouver sa figure Autre la plus 

significative. Depuis le Moyen Age. l'Orient est vu par la France comme son 

"Dans I'Introdution a l'édition courante des hors narure, Jean de Palacio remarque qu'il y a au moins m t e  
dénominations unpruntées à l'empire Romain d'orient, qui strvcnt à désigner Paul de Fcrtzcn (p. 24). Ce qui 
est central à ce chapitre est le fait q u ' c k  sont toutes du genre fiminin. 



image autre, dans les chansons de geste par exemple, où les Sarrazins sont 

évoqués à maintes reprises. Au XIXe si8cIe. Napoléon instaure le s iMe 

imp&rialiste avec ses campagnes égyptiennes. Vers la Rn du siècle lors du 

déclin de l'impérialisme français, I'Orient devient présent et encore plus 

polysémique dans la littérature et dans le discours social. Lorsque Rachilde se 

sert des termes comme 'princesse byzantine", elle est en train d'user de figures 

puisées au plus profond de l'inconscient français. Edward Saïd, dans son livre 

L'Orientalisme, présente son herméneutique de l'appropriation systématique de 

l'est par l'ouest depuis la Renaissance jusqu'au présent. II remarque 

l'importance du rôle qu'a joué I'Orient dans la pensée occidentale. II écrit; 

si l'on n'étudie pas l'orientalisme en tant que discours, on est 
incapable de comprendre la discipline extrêmement 
systématique qui a permis à la culture européenne de gérer - 
et même de produire - I'Orient du point de vue politique, 
sociologique, militaire, idéologique, scientifique et imaginaire 
pendant la période qui a suivi le siècle des Lumieres. 

(1 5) 

Pendant la période oO Rachilde ecrival, plusieurs écrivains 

contemporains, Pierre Loti par exemple, s'approprient des paradigmes de 

l'exotisme. Dans son roman oriental, AziyadB, Loti d&crit des scenes de 

travestissement qui ressemblent à certaines scenes qui figurent dans Les hors 

nature. 



La figure du chiasme29 dans Les hors nature. 

II est important de remarquer que la figure de l'inversion. 

caractéristique du style de Rachilde, se trouve dans ce roman, mais réalisée 

sous forme de chiasme, Rachilde se sert d'habitude d'une structure en chiasme 

afin d'étoffer la vision de l'autre qu'elle pose sur ses contemporains. Nous 

trouvons typiquement dans l'œuvre rachildienne "la structure d'un chiasme sans 

limites, où le fbminin se déplace dans un lieu du masculin. ou le masculin suit un 

parcours st6r6otypiquement féminin, sans que ce double mouvement aboutisse 

à un simple échange stable de contraires binairesn (Havercroft 49). Dans Les 

hors nature il y a déplacement dans le sens que l'inversion ne se manifeste 

qu'une seule fois. Le personnage de Paul-Eric est reprbsentant du féminin, mais 

là où il devrait y avoir un double féminin, Rachilde invente le frère afné. II s'agit 

donc d'un courant sous-jacent, mais évident, d'images homosexuelles. Paul 

n'est pas simplement l'image féminine dans ce roman mais il se situe à une 

jonction avec le discours sur l'homosexuel aussi. A plusieurs moments dans le 

texte, le lecteur voit l'opposition paradigrnatique du masculin et du féminin dans 

2gFigurc rhétorique venant du grec "XX" (khi). Utilisée cians l'article de Barbara Havercroft, "Transmission 
et Travestissement; l'entre gcnrt a le sujet en chiasme dans Monsieur Vénus & Rachilde". Havtrcroft discute 
dans cet article le phénomène d'mversion de genre, ou l e  masculin assumc le fiminin, et It fiminin approprie 
le masculin. Cette transmission se voit dans les persoonagcs de Raoule Vénérande et de Jacques Silvcrt dans 
ce roman dc Rachilde. Eue propose que c'est une transmission qui "assume la structure d'un chiasme sans 
limites" (49), qui se manifeste sur plusieurs niveaux. Sur le plan vestimentapc, les deux personnages évoquent 
un travcstiss~lll~t, mais sur les p h  pronominal et onomastique, il y a évidence de cette invasion 
chiasmique. Barbara Havetctoft, ' T m o n  et Travestissement l'entre genre ct le sujet en chiasme dans 
Monsieur Vénus de RachiIde," Protée VOL 20 no 1 (hiver 1992): 49-55. 



la représentation des *&es. Reutler suggère cette dichotomie hommeJfemme 

lorsqu'il dit a son cadet, "Je dis nous parce que tu es mon corps, et que je suis 

ton grne! ..." (321). La femme est historiquement liée a sa corporalité, tandis que 

l'homme est vanté pour son esprit, sa raison. Pour ce qui est de l'aspect 

homosexuel de la relation fraternelle, nous posons notre regard sur les 

mouvements d'esprit de Reutler vis-à-vis de son frdre. Dans le troisième 

chapitre de la deuxième partie, Reutler fait un monologue a propos de son fière. 

II dit, "Ah! Femme! Femme exquise et que je deteste! Car, Eric, ce n'est pas la 

femme que je cherche en toi ..." (324). Nous remarquons aussi que la même 

perception dyadique de la putain et de la princesse s'impose dans ce discours 

de Reutler. ce qui est "femmen chez son frère est exquis mais il le "détesten 

quand même. II y des moments où le désir de Reutler pour son frère le maîtrise 

quasiment. Par exemple, c'est seulement en s'évadant de la chambre de son 

frère à la fin de la première partie que Reutier avive à se maîtriser et a ne pas 

céder à ses faiblesses. 'II s'enfuit, ferma des portes à double tour, n'osant pas 

regarder en arriere.. ." (269). 

En se servant de la figure rh&torique du chiasme, Rachilde ne pousse 

jamais les limites du dicible. Bien que les rôles socio-sexuels soient subvertis, ils 

le sont de la maniére la plus banale. II lui faut toujours un dédoublement du 

masculin et du féminin, même si ceci n'aboutit B rien de positif. Dans ce roman, 



en mettant en scène un mhage homosexuel ou plutôt uni-sexuelw, elle 

maintient toutefois le paradigme hdt6rosexuel en "ft5minisanP l'un des frères. de 

telle maniere que le lecteur pourrait même oublier la dimension [homo]sexuelle 

de ce rapport. 

Rachilde ne travaille vraiment pas à subvertir les discours idéologiques 

de son époque. Nous voyons comment elle se sert d'images sexu6es afin de 

peindre une figure de semblance subversive, mais, dans Les hors nature, elle ne 

fait que cr6er des personnages risibles. Le lecteur de la fin du XIXe siècle 

discernerait assez facilement les scènes que décrit le narrateur, parce que les 

images et les paradigmes dont I'auteure s'est servi sont ceux qui lui auraient été 

déjà familiers, à travers les discours imposés sur la femme. par exemple. Le 

traitement de Paul, comme dangereux (dangereuse) à cause de sa beauté de 

femme. est un thème que nous voyons. par exemple chez Baudelaire. Je 

renvoie encore une fois au poème "A une passante". 

391 faut faire cette distinction parce que "ménage homosexuci'' implique certaines valeius qui ne font pas 
strictement partie du texte. Rachiide n'a pas créé une relation homosexucUe, c'est-à-dire purement sexuelle, 
entre Paul et Rcutler. Le tmnc unisamel veut signifier que les deux éléments de cette association sont du 
même sexe. 



L 'oientalisme dans Les hors nature. 

Lorsqu'un auteur met ensemble le discours oriental et d'autres 

discours, le texte qui en résulte peut avoir un sens plus riche. Dans Aziyade de 

Pierre Loti, par exemple, nous avons affaire à un discours politique explicite. Ce 

roman commence par une scène d'exécution. Loti se trouve en Turquie pendant 

un moment de crise politique. Dans une lettre à son ami Plurnkett, Loti écrit: 

Voilà cette pauvre Turquie qui proclame sa constitution! Où 
allons-nous? je vous le demande; et dans quel siècle avons- 
nous reçu le jour? Un suitan constitutionnel, cela déroute 
toutes les idées qu'on m'avait inculquées sur l'espèce [...] Moi 
qui considère comme facéties toutes les choses sérieuses, la 
politique surtout, je me dis seulement qu'au point de vue de 
son originalité, la Turquie perdra beaucoup à l'application de 
ce nouveau système [...] la Turquie sera perdue par le régime 
parlementaire, cela est hors de doute. 

(111) 

Loti se plaint de l'européanisation de l'Orient où il arrive si bien à se dépayser. II 

faut souligner qu'ironiquement c'est sa présence dans l'orient, en tant 

qu'européen, qui bouleverse les structures orientales et mène d son 

engloutissement dans l'occident. En d'autres termes, la présence européenne 

bouleverse les structures orientales; lorsque les europeens amènent avec eux 

les produits de la modernité, qui pervertissent forcément l'orient, celui-ci désire 



s'approprier ses nouveautés occidentales, telle une constitution, comme dans 

l'exemple cité plus haut. 

Aziyadé contient aussi un discours sur la femme. Ce roman est le récit 

fictif d'un amour tragique entre l'orientale Aziyade et l'Anglais Loti. L'auteur 

décrit très tôt dans le texte, le statut de la femme dans ce territoire étranger : 

elle est à posséder et a assujettir. Dans ce discours exotique, l'européen 

approprie le territoire en dominant la femme, corps et esprit. Ceci est surtout le 

cas pour la femme orientale voilée. Loti ddcrit la prerniére fois qu'il voit Aziyadé; 

Je me croyais si paifaitement seul, que j'éprouvai une étrange 
impression en apercevant près de moi, derrière d'épais 
barreaux de fer, le haut d'une tete humaine, deux grands yeux 
verts fixes sur les miens [...] La jeune femme qui avait ces 
yeux se leva, et montra jusqu'à la ceinture sa taille enveloppé 
d'un camail à la turque (fëredjd) aux plis longs et rigides [...] 
Les prunelles étaient bien vertes de cette teinte vert de mer 
d'autrefois chantée par les poetes d'orient. 

(45) 

Ce qui est évident à travers le texte de Loti est l'effet de la 

médiatkation sur lui et sur l'orient; Loti est épris de l'Orient tel qu'il est construit 

dans la littérature, la politique et l'inconscient occidentaux. A tout moment, il 

paraît que Loti est séparé de l'Orient à un deuxième degr& Dans le passage 

que nous venons de citer, il décrit comment Aziyadé correspond aux mythes et 

aux constructions sur l'Orient. Ses yeux sont de cette teinte autrefois chantée 

par les poetes d'orient. Ailleurs, il est malheureux parce que son Orient n'est 

pas conforme à celui de l'imaginaire europben. 



De plus, l'Orient signale, pour Loti, la pewersion. Dans l'imaginaire 

européen, la culture orientale est tellement vieille qu'elle peut soutenir ta 

perversité des mœurs. ce que l'Europe ne pourra pas. En Turquie, Loti prend 

comme ami un jeune arabe. Au debut du roman, Loti 6voque cette perversion 

profonde de la culture orientale. 

Sa main tremblait dans la mienne et la serrait plus qu'il n'eût 
été nécessaire. 
-Che volete, dit4 d'une voix sombre et troublée, che volete mi 
(Que voulez-vous de moi?) ... 
Quelque chose d'inouï et de téndbreux avait un moment passé 
dans la téta du pauvre Samuel; - dans le vieil Orient tout est 
possible! . . . 

(53) 

Lorsque Rachilde se sert des images orientales (Paul est une 

'princesse byzantinen, par exemple) afin de décrire la perversité de son 

personnage, elle est en train de puiser dans un discours iddologique, lourd de 

sens. L'Orient, a l'époque, était très présent dans le discours social. Sa 

présence se manifestait dans la politique, dans la littérature et dans l'art; 

Rachilde utilise une image dichée afin de travestir son héros ainsi que les 

mœurs de son époque. 

La première scéne du roman se passe dans le boudoir de Paul quand il 

est en train de s'habiller. Le narrateur le décrit ainsi: 'me cabinet de toilette de 

PauCEric de Ferben, somptueux comme un boudoir de reine, était ouaté de 

portiéres égyptiennes, où rutilaient, sur un fond d'azur assombri. un ciel reflété 



par le Nil au cr&puscule, les lourds scarabées d'of (38). Le narrateur se sert de 

clichés qui signalent facilement au lecteur un Orient comparable à celui de Pierre 

Loti, "le vieil Orient où out est possiblen. En fait, le jeune homme en train de se 

parer est décrit de manière a souligner son aspect pervers. Rachilde évoque le 

narcissisme de ce jeune homme qui s'accoutre de perles et de roses râres. II se 

contemple dans un mirot. Le lecteur joue le rôle du voyeur lorsque la sensualité 

et la féminité de Paul sont evoqu6es. 'La tête renversée, les yeux mi-clos et 

frémissants d'un voluptueux clappement des paupibres. se buvant, s'enivrant de 

lui-même, il élevait, haut, en amère, sa face paiie d'orgueil ..." ( 35-6). 

A l'époque de la rédaction des hors nature, Sigmund Freud travaillait 

sur ses théories de la sexualité. Dans ses diverses études de cas particuliers et 

dans ses publications comme les lmis essais sur la sexualité, Freud inventait 

une nouvelle pensée sur la sexualité. Selon lui, l'homosexuel s'adonne a un 

amour narcissique. Dans le Vocabulaim de la psychanalyse de Laplanche, 

l'amour narcissique est défini ainsi: 

On aime: 
[...] selon le type narcissique; 
A. Ce que I'on est (soi-même); 
B. Ce que I'on a été; 
C. Ce que I'on voudral6tre; 
D. La personne qui a 6th une partie de la personne 

propre. 

La scène des hors nature que nous venons de citer est remarquable de par sa 

sensualité. Nous pourrions même dire que Paul est en train de jouir de sa 



propre image. Les paupières fihmissantes et la tete renvende peuvent évoquer 

plus d'une raison qui puisse faire palir le visage de Paul; le lecteur se demande 

si Paul est en train de jouir de lui-même. Rachilde commence son roman avec 

cette scène qui annonce une œuvra centrée sur la perversion homosexuelle. 

Nous voyons les figures dont Rachilde se sert afin d'évoquer la 

transgression qu'elle met en œuvre dans Les hors nature; mais que signifie le 

fait d'avoir choisi ces paradigmes? Le fal que Rachilde utilise une imagerie 

orientaliste à travers le roman est plein de significations. "L'Orient a presque été 

une invention de l'Europe, depuis IPAntiquit8 lieu de fantaisie, plein d'êtres 

exotiques, de souvenirs et de paysages obsbdants, d'expériences 

extraordinaires" (Sa'id 13). Lorsque Rachilde ddcore la chambre de Paul avec 

des portiéres égyptiennes et des scènes sur le Nil, elle fait appel à toute l'histoire 

entre ces deux régions géo-politiques, ainsi qu'a l'inconscient européen où il 

existe une pléthore de valeurs sur l'orient que nous voyons dans Aziyadé et Les 

hors nature. Pour cette raison, nous prétendons que Rachilde comprend très 

clairement le climat social et politique qu'elle Bvoque dans son œuvre. 

La figum fdminine et le discours social 

Les hors nature est une représentation très fi ne des mœurs de 

l'époque dans laquelle elle est rédig6e. Will McLendon voit dans I'œwre 



rachildienne une &action parodique ce que Rachilde perçoit comme les abus 

d'une sociét6 hypocrite. II &rit: 

In her novels published between 1880 and 1900, Marguerite 
Eymery, writing under the pseudonym Rachilde as well as the 
anagram of this pseudonyrn, Jean de Chilra, applied her 
talents to the parody, not so much of bourgeois values as of 
their abuse at the hands of a vicious and hypocntical society. 

(54) 

Est4 vraiment question de parodie, ou Rachilde ne se contente-belle pas de 

transmettre les valeurs 'hypocritesn auxquelles McLendon fa% allusion? Les 

personnages principaux, et surtout Paul de Fertzen, sont associés aux images 

de la perversion. Paul est trait6 de princesse byzantine, de monomane, de 

femme. II est remarquable que Rachilde évoque tout ce qu'il y a d'horrible dans 

son caractère, et, d'une manière ouverte, relie ceci à sa féminité, ainsi la scène 

révélatrice lorsque Paul se travestit pour un carnaval. Reutler, le frère aîné, 

vient rejoindre, sans le savoir, 'l'impératrice de Byzancen, et le narrateur décrit 

ce qui lui est révélé. 

Entre les deux couturières agenouillées, des épingles aux 
dents, rectifiant des plis, une autre femme. tr6s grande, d'une 
sinistre jeunesse, était debout dans l'apothéose des réflecteurs 
6lectriques. Ce ne pouvait pas être son Wre, Paul-Eric de 
Fertzen. Non, car elle &ait musse. (I'auteu re souligne) 

(1 95). 

Le lecteur est frappé par l'effet de ce jeune homme déguisé en femme. Son 

frère en est 'épouvanté", "médusén, Reutler prend la chose "au tragiquen, il est 



'accablé" par l'image de cette "ic6nen. Ce sont les réactions stéréotypees de 

l'homme envers la femme que ddcrit Rachilde. L'bpouvante qu'éprouve Reutler 

est suscitée par la beaute de cette créature et non pas par le travestissement de 

son fibre. Reutler lui dit, "Je savais que tu soufirais: tu es tellement femme" 

(I'auteure souligne) (83). Nous remarquons comment Paul devient "dangereuse" 

lorsqu'il est habille en femme. Lorsque Paul va chez Marguerite Florane, encore 

d6guise. la réaction de Marguerite est pr&ent&e de la mdme manière. Paul 

vient lui rendre hommage, mais Marguerite devient de plus en plus agitée et 

fâchée. Elle se sent menacée par cette "imp&atricen. Paul répond à l'inconfort 

visible de Marguerite par des 6nigmes quand meme assez révelatoiras. "Je suis 

fort et je suis forte! soupira doucement la princesse byzantine. J'ai la science et 

j'ai la rusen (212). 11 est clair que Rachilde ne fait que "recyclef le discours 

dominant masculin avec un tel commentaire; la nise est la science de la 

femme. 

D'une manière semblable, au XVIIIe siède JeanJacques Rousseau 

s'occupe de I9identit6 féminine de son siècle. Le philosophe écrit plusieurs traités 

sur ce qu'il voit comme problématique dans la soci8té et annonce clairement le 

discours que met en sdne Rachilde dans Les hors nature. Dans sa Lettm à M. 

d'Alembert sur son arficle 'GenBven, Rousseau explique ses r6ticences vis-à-vis 

du théâtre; il arrive notamment a relier de maniére habile le théâtre et la femme. 

II problématise d'abord la combdienne, B cause de ce qu'elle suscite sur la 



scène du thé&tre. Rousseau constate que la femme vertueuse sur la scène ne 

l'est souvent pas dans la vie et il refuse une vie publique pour la femme. Si la vie 

d'une comédienne n'est que publique. il en a horreur. II valorise surtout 

l'authenticité chez la femme. II écrit; 

... il n'y a point de bonnes mœurs pour les femmes hors d'une 
vie retirde et domestique; si je dis que les paisibles soins de 
la famille et du mbnage sont leur partage, que la dignité de 
leur sexe est dans sa modestie, que la honte et la pudeur sont 
en elles inséparables de IDhonn&ete, que rechercher les 
regards des hommes c'est d6jh s'en laisser corrompre, et que 
toute femme qui se montre se dbshonore ... 

(168) 

C'est une position très stricte envers la femme qui se trouve reléguée au foyer 

où elle agit en communion avec sa nature. Selon Rousseau, toute femme 

publique est une femme dénaturée, corrompue. II remarque à propos de ces 

femmes; 

Au fond, dans le monde elles ne savent rien, quoiqu'elles 
jugent de tout; mais au théâtre, savantes du savoir des 
homme$'. philosophes, grâce aux auteurs, elles Bcrasent 
notre sexe de ses propres talents, et les imbbciles spectateurs 
vont bonnement apprendre des femmes ce qu'ils ont pris soin 
de leur dicter. 

(1 16) 

3'Je signale ici que nous pouvons penser à La Marquise de Sade et l 'ho~~~ur que Rousseau aurait éprouvé face 
a i'apprcntissagc & Mary dans la médecine. Le savoir est corrompeur de la fcmmt, et les actions de Mary 
suite à son apprentissage illustrent un tel conwicntaut. Le aamitcur souligne qu'"[c]lle [Mary] puisait dans 
la nouveiie instruction un mépris des hommes..," (188). Quand k Baron se trouve enchanté par Mary à cause 
de son hsfmction, le lecteur se rend compte ûès vite qu'il s'est trompé. Le narrateur explique les sentiments 
de Louis de Caumont "[s]on éducation lui assurait sa vertu en même temps qu*eUe lui promettait des surprises 
pour le coin du feu" (203). il n'aurait pas pu se tromper davantage. 



Rousseau implique que lorsque la femme approprie un savoir, normalement 

déstiné à l'homme, elle s'en sert afin d'invertir son rôle naturel dans la société. 

Lorsque Paul s'exclame qu'il a "la science et la ruse", il évoque justement le cas 

de la femme savante. Ce sont des mots que Mary aurait pu prononcer peut-être 

dans La Marquise de Sade. Paul est un homme et la science lui appartient donc 

naturellement; mais en tant que travesti, il s'approprie ce qui est naturel à la 

femme, c'est-à-ûire la ruse. 

Le lecteur voit que Rachilde ne cherche pas à valoriser positivement 

les perversités qu'elle met en scène. En fait, nous voyons qu'elle punit les frères 

de Fertzen de leur dangereuse ambiguït6. Elle annonce dès le début du roman 

la scène infernale sur laquelle finit l'histoire des deux fréres. Reutler dit; 

Fils de la même mére, nous allons nous dévorer pour une 
idole remplie de paille! Le fatal incendie se rallume aux pieds 
de cette énorme statue creuse érigee par l'hystérie des 
prêtres. car les époques de teneur et de calamités publiques 
sont toujours des Bpoques d'offrandes! Le monstre 
s'embrase. II est hors nature et illumine la nature. A sa clarté 
brutale on devient fou. Les uns sont frappes d'épouvante 
jusqu'en les parties les plus mystérieuses de leur être, 
conçoivent le sadisme et toutes les ddviations sexuelles [...] 
Débauches et crimes, tout fermente travers l'osier qui 
flambe,.. 

(1 02). 

Le lecteur voit que Reutler n'arrive pas à se maîtriser face a son frére. Tout au 

long du texte Reutler fluctue entre les émotions de fratemite et le désir sexuel. 

Lors d'une scène typique entre les deux hommes, apr& qu'ils se disputent, Paul 

embrasse son ainé. Nous remarquons la r6acüon ambiguë de Reutler: "D'un 



geste tendre, il saisit le front de son ah6 et le baisa pieusement. Reutler eut un 

tressaillement douloureuxn (1 034). Nous pouvcns imaginer que c'est un désir 

inassouvi qui fait tressaillir Reutler, mais ce qui est plus important encore est le 

fait que I'auteure laisse dans l'ambiguïté la signification de la rbaction du frère 

aîné. Peu apr& cette scène. Rachilde met en question encore ia relation 

fraternelle. Paul appelle son frère par des mots autres que ceux qui signalent la 

fraternité, ce qui rend ambiguës les Bmotions qui lient les deux de Ferben. Le 

lecteur est ternoin de cette ambiguïté Ion d'une scbne de "tête-à-têten entre eux: 

Spontanément trbs s6rieux. un peu thbatral, Paul se releva et, 
serrant les mains puissantes de son aîné, il dit: 
-Mon père, mon frère. et mon ami chéri, est-ce ta volonté que 
nous retournions tous les deux à Rocheuse pour ... y rMechir? 
Reutler fiéml de la tête aux pieds. 

(121). 

Nous retrouvons la réaction équivoque chez Reutier. Mais par rapport 

au cadet, nous trouvons souvent ce même topos à travers son discours. II 

fusionne souvent les rôles de ceux qui lui sont plus proches: 'Une seconde, il 

confondit son p&e, son frère et Mme de Crossac dans la méme malédiction", 

(1 00). Pour revenir a cette scene, I'ambiguït6 de la relation fraternelle est encore 

présente lorsque le narrateur juxtapose cette scène Bquivoque qui clôture le 

quatrième chapitre et une scène d'amour qui se trouve au début du cinquième: 

'Sous le plafond bas de leur chambre d'amour, les amoureux, étendus tout de 

leur long dans les étoffes qu'ils déployaient fi&reusement, disputaient au sujet 

des nuances et de la qualité des soies" (122). Rachilde n'indique pas 



explicitement qui sont les amoureux. ni de quel sexe ils sont. Nous sommes 

amenés, en tant que lecteurs. a nous demander si ce sont les deux M e s  dans 

cette scene. Plus tard encore. Rachilde souligne le rapport ambigu entre les 

frères lorsque Paul appelle Reutler "Hadrienn (282), ce qui implique que lui, il se 

vol  dans le rBle d'Antinoüs, I'eromhe. Hadrien, l'empereur de Rome de 1 17 à 

138 AD, était tombé amoureux du jeune grec, qui était d'une beauté suprême. 

Pendant un voyage en Egypte, son jeune amant meurt en se noyant. Le 

desespoir de l'empereur fut si grand qu'il I'Bleva au rang des dieux, ft construire 

un temple en son honneur et fonda la ville d'Antin6opolis en Egypte. L'histoire 

de leur amour tragique est devenue par la suite l'archétype de l'amour tragique 

homosexuel. 

L'ambivalence nanative de Rachilde dans Les hors nature. 

Notre analyse montre clairement la dimension perverse de ce roman. 

Nous nous rendons compte que "tout n'est pas propre" dans la maison de 

Fertzen. Rachilde ne s'excuse pas de sa repr6sentation de I'homosexualit& 

rendue encore plus troublante à cause de la relation incestueuse implicite dans 

cette imageY. Tout se rectifie idéologiquement pourtant, au dénouement 

=Je m propose pas un lien enûc l'homosexualité et l'inceste. Cc que je veux souligner dans Les hors narure 
est que l'autcure introduit ces deux phénomènes à travers la relation de Rcutler et Paul en y mettant une 
dimension ambiguë- 



lorsque les paroles de Reutler citees plus haut deviennent prophbtie. A la fin du 

roman, les deux frères sont enferm6s dans une tour, où dormait le cadet, lorsque 

la maison qui les entoure est en train d'8tre consum6e par le feu. Ils meurent 

tous les deux à la fin, Paul par Btouffement et Reutler brûle vif; I'auteure punit 

narrativement les deux frères de leur relation 'hors naturen a la fin du roman. 

Toute l'horreur oprouvee à la lecture des perversions que met en sdne ce 

roman, atteint son paroxisme et le lecteur peut éprouver un sentiment de 

justification quand il témoigne la mort des deux fréres qui ont tellement troublé la 

sensibilité fin de siècle. 

Mais pourquoi Rachilde se metslle dans une position ambigüe envers 

la sexualité? Elle est à la fois la gérante de cet espace pervers qu'elle crée dans 

son œuvre, et elle manifeste ce que nous pouvons concevoir comme un mépris 

implicite et sous-jacent envers les marginaux du roman. II existe une relation 

métonymique entre l'œuvre et la femme-écrivain. Masse propose que 

'[I]'écriture des femmes apparaîtrait donc d'abord hétérogène dans sa structure 

Bnonciative, ce qui modifie nécessairement la structure semantique et 

permettrait d'affirmer que les écrivaines disposent d'un univers référentiel qui 

leur est sp6cifiquen (7). La femme est sujet à plusieurs discours qui sont en train 

de la dévaloriser systématiquement. Le discours médical souligne ce qu'il y a de 

plus chétif chez la femme; le discours politique continue a donner à la femme 

une position assujettie et liminale; le discours social cherche à réduire la femme 



au silence et au foyer. Les hors nature est un roman qui, sur le plan 

idéologique, est facilement vu comme l'histoire de deux frères "hors naturen, 

mais "le hors nature" est aussi une figure rh6torique qui emblématise la 

spécificité de l'expérience de cette femrne-écrivain, Rachilde. Tout au long du 

roman Rachilde donne des signes de sa propre sp6clcite. Le sentiment qu'elle 

éprouve, étant une fille non souhaitée dans sa propre famille, colore 

ostensiblement son csuvre. Dans La Marquise de Sade et surtout dans Les hors 

nature, un effacement quasi-complet de la famille est à souligner. La naissance 

de PauCErk signale tout a fait la mort de ces deux parents, nous verrons que les 

parents d'Eliante Donalger, dans La Jongleuse, sont aussi tués dans sa 

jeunesse. Rachilde cherche a un niveau symbolique à se séparer, elle-même, 

des liens de parenté, à travers son œuvre. 

Un autre lien familial, évoque dans La Maquise de Sade, est 

l'ambivalence de Rachilde envers la matemite et la figure de la mère. Les hors 

nature exprime aussi cette ambivalence lorsque nous voyons, par exemple, la 

haine contre la mère qu'éprouve Paul. Comme nous venons de le mentionner, 

sa mère meurt au moment de sa naissance et son pére meurt peu après. 

'Carnassier sans le savoir, puisqu'il a devord en naissant et son père, 

cérébralement, et sa mère, physiquementu, le second louveteau des de Fertzen 

finira par me dévorer moi-même...", dit Reutîer (1 14). Paul est soigne par son 

UNous notons que Rachilde maintient h même pensée dychotomique, qui &te de l'antiquité qui associe la 
femme au corps et l'homme à l'esprit. 
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frère qui reprdsente sa seule famille. Lorsqu'il se dispute avec son ancienne 

maîtresse, Mme de Crossac, nous voyons l'ambivalence 41 travers les paroles de 

Paul qui crie dans un moment de delire, 'Est-ce ma mère? Est-ce une catin? 

RBpondras-tu, la fin. mishble?" (251). La femme-dcrivain écrit à la lumière 

de son expérience personnelle. Rachilde 'écrit" sa condition marginale et 

lorsqu'elle met en sche ses personages pervers. elle leur donne un discours qui 

est solidaire du discours dominant de l'époque. Nous pouvons constater, à 

travers notre lecture des hors nature. que les personnages dans ce roman sont 

pervers et peut être choquants au niveau le plus banal. Ils sont aussi une re- 

présentation des mœurs que Rachilde perçoit g son époque. Le sous-titre des 

hors nature est 'Mœurs contemporainesn. Ces personnages ont une valeur 

métonymique, dans la mesure où il sont les représentants du siècle et de la 

société dans lesquelles ils ont été cré6s. 

Enfin, les paradigmes orientalistes dont se sert Rachilde sont un outil 

banalisé a la p6riode fin de siécle. ce qui ne veut pas dire qu'ils sont vides de 

connotations, au contraire. La mise en scène d'un décor oriental et la 

description de Paul comme "princesse byzantine" interpellent le lecteur à 

plusieurs niveaux. Celui-ci est amené B considérer les de Fertzen comme des 

marginaux, de la même maniere que l'Europe considère l'Orient comme 

marginal. Le lecteur y vol une perversion et une decadence qu'il relie à l'idée de 

l'Orient Nous n'oublions pas que l'Orient est une construction occidentale. 



"L'identité orientale" r6v& donc plus Zî propos du sujet occidental que de l'objet 

lui-même. 

Rachilde démontre son affinité avec ce qui l'entoure idéologiquement 

dans la mesure où elle ne met pas en cause le discours social dominant qui 

l'oblige, et qui oblige la femme, en g6n6ral. au silence. Ainsi occupe-t-elle une 

position troublante vis-&-vis de son aeuvre. Un lecteur ne peut pas décider de 

quel cBt6 elle se situe, et c'est cette ambiguïté qui rend son csuvre perverse. 



Chapitre 3 

L'hystétie et I'esihétique fin de siecle. 

Ecrit en 1900, Le Jongleuse est un roman qui contient encore plus de 

conotations orientales que les deux romans discutbs dans les chapitres 

précédents. Rachilde manipule habilement plusieurs figures et métaphores qui 

appartiennent aux paradigmes de la période fin de siècle. En revenant à son 

''Dans ce roman, il s'agit de l'histoire d'Eliantc Dodger, une aristocrate veuve et du jeune étudiant, Léon 
Reille. L'histoire commence à la fin d'une soirée lorsque Eliantc, une femme mystérieuse, rentre chez elle. 
Eue est poursuivie par le jeune étudiant qui se trouve enchanté par cette femme. Elle l'invite chez elle, ou ils 
passent la th de la soirée à discuter. Elle lui montre les divers objets exotiques qu'elle collectionae, et avant 
qu'il ne parte, elle lui montre son audace dans un spectacle auto-érotique, qui choque et fâche le jeune homme. 
Els commencent cependant, une correspondance, et peu après, Eliantc invite Lion chcz elle, une deuxième fois. 
Cette fois-ci, il rencontre la niice d'Eliante, Missie, qu'Eliante veut marier avec Lion et qui tombe amoureuse 
de lui, sur-le-champ. Il refuse tout de suite, en a f f b m t  son amour pour Eliante. Léon apprend q u 7 E b t e  
est une créole française et que son père est mort dans la Gumt de 70, et sa mire de chagrin, peu après. Elle 
est mise au couvent et sort pour se maria avec un officier de marine 23 ans son amé. Ils continuent leur 
correspondance et Eliantc lui propose encore le mariage avec sa nièce. Il r e f w  encore la proposition mais 
accepte de diner chtz clle. Eiiante lui montre encore des objets exotiques et des statues lascives et lui raconte 
d'autrcs anecdotes de sa vie mariée. Ils se rcnconmt une autre fois chez elic, a une matinée dansante, ou il 
découvre, à son homur, qu'Eh& est unc jongleuse. Il part de la fête, mais conrinue cependant la 
concspondance avec Eliantc. Elle lui révèle encore dcs faits sur sa vie. Elk lui raconte, dans une lettre, 
l'histoire de sa vieille négresse fcmme & chambre qui lui apprend de petites chansons lubriques, et l'aide dans 
son apprentissage de la rhétorique de l'amour. Durant leur rencontre suivant, c'est Eliante qui vient chcz lui, 
afin de continuer sa mission de le marier avec sa ni&. Ii refiise derechef. La fois d'après, Léon est invité 
chtz Eliante et ils passent une soirée avec Missie et une jeune amie Mlle FdheL Eliantt leur donne un c o f h  
rempli de robes. Eile en garde d m .  Les deux mes s'habillent dans leurs nouvelles robes et ils passent tous 
les quatre une soirée dansante. Eliantc leur présente un nouveau spectacle, en dansant le boléro. L'histoire 
se termine 1orsqu'Eliante cède haiement au désir de Léon, et elle passe une nuit d'amour avec lui, Le 
Iendeaiam matin, il apprend qu'elle l'a trompé, et qu'il a passé la nuit véritablement avec Missie. Eliaate se 
suicide dans son dernicr spccîaclc et les dcux j m c s  se marient 



topos le plus reconnaissable de la femme virile, I'auteure transgresse ses 

propres limites antérieures parce que I'h6rdine de ce roman, Eliante Donalger, 

reprdsente la femme hystérique35 dans la mesure ou elle subit un detournement 

de sa sexualité. Nous remarquons qu'il existe une esthbtique de l'hystérie chez 

Rachilde qui la relie directement a la période fin de sibcle. Dans une remarque 

parenthetique dans son article 'Ornament and Hystena: Huysmans and 

Rachilden, Rae Beth Gordon souligne le fait que; 

[tlhe analogy between synesthesia and hysteria is. of course, 
natural, since both hinge on metaphor. In the former as artistic 
experience, sound can equel color, odor can equal touch, and 
so forth; in the latter the 'wondering womb' makes 
strangulation of the throat or paralysis of the leg metaphors for 
the repressed sensation in the sexual organs. 

(227) 

A part la question de l'esthétique, I'hysténsation de la femme est un 

phénomène largement mis en question au XIXe siècle. La femme est 

historiquement essentialisée par rapport à son sexe. 'La femme est froide et 

humide. alors que l'homme est chaud et sec: c'est 18 le fondement essentiel de 

la différence des sexesn (Knibiehler 70-1 ). La femme est conceptualisée comme 

étant un homme inachev6. son sexe est perçu comme le complément du 

masculin. 

3SDans son œuvre Psychopathia Senualis, Dr. Richard von Krafff-Ebbmg dCcrit la phénoménologie dt 
l'hystérie. A propos d'un de ses cas médicaux il écrit, "[iJn the hysterical the sexual sphcre is o h  a b n o d y  
excited This mcitcmcnt may bc intermittent (mtnstnral?). Shamclcss prostitution, even in mimicd womcn, 
may d t .  In a xniider fom îhe scmial impulse expresses itself in onanism, going about a room nakcd, 
smearing îhe person with irrine and othcr fiithy things, or wearing male attire, etc" (p. 394). 



Au cours du XIX si&cle, la perception de l'hystérie, la maladie ferninine 

par excellence. subit, toutefois, un changement id6ologique. Les médecins 

commencent a considérer que cette maladie ne réside plus nécéssairernent 

dans la matrice; elle est donc re-conceptualisée comme une maladie ou une 

névrose. Les recherches de Sigmund Freud illuminent ce virement idéologique. 

Dans ses études de cas particuliers [case histories] Freud relate; 

I asked an eminent fellow-specialist for his opinion on the 
psychological theory of hysteria put fotward in that work 
(Studies on Hystena) [...] Since then I have seen an 
abundance of cases of hysteria, and I have been occupied with 
each of them for a number of days, weeks, or years. In not a 
single one of them have I failed to discover the psychological 
determinants which were postulat& in the Studies, namely, a 
psychical trauma, a confiid of effects, and - an additional factor 
which I brought foiward in later publications - a disturbance in 
the sphere of sexuality. 

(Freud, Case Histories 1 54) 

Nous voyons que le discours sur l'hystérie était très présent dans 

l'esprit fin de siècle. Lorsque Rachilde met en scène un personnage qui peut 

être identifié comme hystérique, elle n'est pas en train d'innover, mais plutôt de 

jouer avec des images populaires qui existent dans sa socibté. 

L'image de la femme fatale dans La Jongleuse. 

Le titre de ce roman de Rachilde démontre encore son intérêt pour la 

figure de l'inversion. L'auteure cherche B créer un sentiment de gène chez ses 



lecteurs. Des titres comme "La Marquise de Sadew, 'Monsieur Vénusn et 'La 

Jongleusen mettent en cause la notion des rôles socio-sexuels. Le lecteur se 

retrouve dans une position inconfortable lorsqu'il doit analyser l'image que de 

tels titres lui imposent. C'est-&dire que le lecteur doit faire une "tnsfonation" 

idéologique lorsqu'il prend l'image avec laquelle il est familier, c'est-Mire, le 

Marquis de Sade. la déesse Vénus, etc.. et impose à cette image une inversion 

sexuelle. Cette inversion provoque d'autres inversions chez le lecteur qui le 

bouleversent et le ddconcertent. II est oblige de penser a une Marquise de 

Sade. Nous savons ce qu'a &rit le Marquis; "La philosophie dans le boudoif, 

"Justinent "les cents journées...", mais que signifie la marquise de Sade? La 

philosophie dans /e boudoir, par exemple, est un roman qui dévoile plusieurs 

scènes perverses et macabres, horrifiques pour une écriture d'homme, selon les 

sensibilités du XVIIIe et du XIXe siècles. II est bouversant de croire qu'une 

femme ait écrit des histoires pareilles, bien qu'elle soit vouée au mutisme et a la 

pudeur. Le detournement effectue par Rachilde est dans un sens, remarquable. 

Dans La Jongleuse, nous avons encore ce genre de détournement. Le 

lecteur se demande donc, avec quoi ou qui jongle-telle? Nous trouvons a 

travers une lecture attentive que Rachilde met en scène une protagoniste qui 

jongle non seulement avec les couteaux. comme dans la scéne cama~alesque~ 

me sm du mot "caniavdesquc" dans le sens de "grotcsqut". En voyant Eliante habillée en jongleuse, la 
sensibilité de Lion est piquée. Il la trouve Mllgairc et grotesque. 



d'une soirée chez Eliante Donalger, mais elle jongle avec le cœur des jeunes 

gens, comme avec celui du jeune homme Léon Reille et de sa nièce Missie. 

Tout en maintenant une position de pouvoir par rapport aux autres 

personnages dans La Jongleuse, Eliante reprbsente une mise en cause de son 

rôle de femme. Des le debut du roman, Eliante est presentee de manière à 

souligner sa position dans 11alterit6. Le roman ouvre sur la description; "[clette 

femme laissal traîner sa robe dembre elle comme on peut laisser traîner sa vie 

quand on est reinen (25). Le narrateur souligne aussi ce qu'il y a d'artificiel 

chez cette femme mystérieuse; "[ ...] ce qui sortal de son enveloppe funèbre 

semblait très artificiel: une face de poupbe peinte, ornée d'un bonnet de cheveux 

lisses, brillants [...] si fins qu'ils imitaient la soierie ..." (26). 11 y a une théâtralité 

certaine dans cette scène d'ouverture. Nous voyons une femme, enveloppée 

d'un manteau funèbre, une femme qui n'a pas l'air r6el. Rschilde signale avec la 

présentation de cette être mystérieux qu'il s'agit de quelqu'un dont il faut se 

méfier. En fait, Rachilde présente la figure de la Vemme une figure 

banale dans cette periode fin de siècle; c'est une figure que nous avons vue déjà 

dans la poésie de Baudelaire, par exemple, mais qui est présente également 

dans la litterature anterieure sous la forme d'une fBe mystérieuse. fée que 

rencontre Lancelot sur la route qu'il prend pour aller vers Guenièvre, par 

"Je souligne ici que la figure de "ia femme fatakm n'at pas très loin idéologiqucment parian4 de l'image de 
la fnmne fida sorciire qui est répanâue dans ia littérature depuis le Moycn-Age. Les qualités de la fmime 
sont encore essentialisics et réduites selon Ics images & l'imaginairt masculin. La perception dyadiquc de 
la femme est un outil d i s d  qui maintient, historiquement, la fcmmc dans une position sociale marginale. 



exemple. ou dans la figure dangereuse mais attirante de la Marquise de Merteuil 

dans Les Liaisons dangereuses. Rachilde se sert d'images bouleversantes 

pour son lecteur et nous tenons à analyser la dimension déconcertante de ces 

images. Les figures qu'elle utilise sont toutes tombées dans la désuhtude et le 

clich6. C'est le fait que ces images stdr6otypées se trouvent dans une écriture 

féminine qui trouble le lecteur fin de siècle; l'usage de ces images serait plus 

caractéristique des romans écrits par les hommes. 

La misogynie dans La Jongleuse. 

Rachilde est souvent considérée comme une critique perspicace de sa 

propre socidté. II est assez rare, historiquement, pour une femme de prendre la 

plume. encore plus au cours du XlXe sidcle, lorsque le discours social cherche à 

cantonner la femme au foyer et a maintenir son état de silence. Le fait que 

Rachilde 'prend en main" le pouvoir discursif, normalement réservé aux hommes 

et qu'elle amve à peindre les mœurs et les décadences de sa propre société est 

un fait singulier en soi. Toutefois. en tant qu'auteure, Rachilde n'arrive pas à 

prendre du recul par rapport à la societd qui l'entoure. Les paradigmes qu'elle 

utilise, comme les images orientalistes qui sont parsemees a travers ses textes, 

représentent des peintures tr6s fines et très repr6sentaüves de son époque. Au 

niveau de la sexualité Rachilde n'invente rien. En parlant du Dr. Pierre Garnier, 



un medecin qui Bcrivit plusieurs traites sur la sexualit& ferninine contemporains 

de l'œuvre de Rachilde, Angenot remarque que, "@]a sexualitb ferninine demeure 

un continent inconnu, ce qu'occasionnellement il se voit amené à admettre; mais 

cependant les cefitudes ne lui manquent pas" (Cm 26). Rachilde jette une 

lumière assez crue sur ce "continent inconnu" dans son œuvre. Dans La 

Jongleuse, le lecteur est placé dans la position du voyeur à l'égard de la 

sexualité des personnages et surtout des personnages feminins. Dans une 

scène révdatrice, Rachilde dévoile la sexualité perverse de la protagoniste 

Eliante. 

Eliante, à pr6sent dressée au-dessus du col de l'amphore 
blanche, se tendit comme un arc de la nuque aux talons. Elle 
ne s'offrait point à l'homme; elle se donnal au vase d'albâtre, 
le personnage insensible de la pièce. Sans un geste indécent, 
les bras chastement croises sur cette forme svelte, ni fille ni 
garçon, elle crispa un peu ses doigts, demeurant silencieuse, 
puis l'homme vit ses paupières closes se disjoindre, ses lèvres 
s'enttouvrirent, et il lui sembla que des clartés d'étoiles 
tombaient du blanc de ses yeux, de l'émail de ses dents; un 
léger frisson courut le long de son corps, - ce fut plutôt une 
risée plissant l'onde mystérieuse de sa robe de soie, - et elle 
eut un petit rale de joie imperceptible, le souffle même du 
spasme. 

(50-1 ) 

Dans cette scène capitale, Rachilde montre un aspect problématique de la 

sexualité féminine. C'est comme si les sentiments du lecteur sont reflétés par 

les paroles de Léon qui joue, parall&lement au lecteur, le rôle du voyeur. 

- C'est scandaleux! Là ... devant moi ... sans moi? Non, c'est 
abominable! 



II se jeta sur elle, ivre d'une coière folle. 
- Comédienne! Abominable comédienne! 

Bien que ce soit avec un objet inanime quFliante jouit, nous 

soulignons que la sexualité du personnage reste ambiguë dans cette scène. 

Nous remarquons que la forme du vase est "ni fille ni garçonn, cependant il est à 

signaler qu'un amphore est un objet qui a des connotations féminines. De plus, 

dans la pensde d'Aristote, la femme est associée à la notion de rkeptacle. Le  

fait que Rachilde donne une sexualité ambiguë à Eliante est important. Eliante 

est représentbe comme une femme pervertie par une tendance onanistique et 

Léon est furieux qu'€liante puisse jouir sans lui. La sensibilité du lecteur peut 

aussi être perturbée par cette scène impudique. Nous n'avons qu'à penser au 

petit Hans, un patient du Dr. Freud. Le petit Ham fut envoyé chez Dr. Freud. 

parce qu'il démontrait des tendances prkoces a la sexualité, notamment 

I'onanisme. Le Dr. Freud a fait un serie d'analyses avec lui afin de cerner les 

raisons de son hystérie apparente. Un autre grand collégue de Freud qui a 

beaucoup écrit sur les effets de la masturbation, Richard von KrafFt-Ebbing, 

signale lui aussi clairement comment &ait perçu l'onanisme. II écrit, 

Nothing is so prone to contaminate - under certain 
circumstances, even to exhaust - the source of al1 noble and 
ideal sentiments, which anse of themselves from a nonnally 
developing sexual instinct, as the practice of masturbation in 
eady years [...] If an individual, thus depraved, reaches the 
age of maturity, there is wanting in him that aesthetic, ideal. 
pure and free impulse which draws the opposite sexes 



together. The glow of sensual sensibility wanes, and the 
inclination toward the opposite sex is weakened. 

(von Krafft-Ebbing 226) 

Nous signalons, toutefois, que l'onanisme féminin, dans ce roman. maintient une 

position m6taphonque. pendant la fin de sidcle. Ce détournement sexuel 

représente tout à fait le rejet des valeurs soutenues par le discours social. 

II importe de comprendre que l'onanisme n'est ici aucunement 
synonyme de masturbation mais, bien plus largement, de toute 
recherche du plaisir sexuel frustrant la g6n6ration: ce vaste 
reg roupernent d'aberration comporte ainsi 'les défauts les plus 
honteux de la nature humaine'. 

(Angenot, Cm 26) 

La construcfion de la femme marginale 

Lorsque Rachilde dévoile une scène qui bouleverse son lecteur, nous 

remarquons qu'elle ne transgresse rien au niveau discursif. Dans une autre 

lettre qu'elle écrit à Lbon, Eliante lui avoue; "me veux, oui chéri, être heureuse 

toute seule, les bras bien crois& sur ma poitrine, les cuisses jointes 

hermétiquement, avec le sourire des vierges qui communientn (1 67). Cette 

image qui peut être associée à celle du Sphinx rappelle certaines images dans 

l'œuvre du Marquis de Sade. Dans Les Cents Joum6es de Sodom Sade met en 

scène une figure maternelle qui n'a pas de sexe. Ce phénoméne qui consiste à 

effacer le site du féminin paraît aussi dans La Philosophe dans le boudoir, bien 



que ce so l  d'une maniete plus violente. Dolman&, 'I'insühiteuf, ordonne a la 

jeune Eug6nie de coudre le vagin de sa mère, Mme de Mistival, effectivement 

oblitérant symboliquement le site du féminin. Nous constatons que Rachilde 

impose un certain désir misogyne à sa propre œuvre, comparable à celui de 

Sade; tous les deux cherchent à obliterer symboliquement le site du vagin, bien 

que Sade 6prouve ce désir avec toute la brutalité possible. Dans son livre 

Sexuel Anarchy, Elaine Showalter explique la parution de cette misogynie dans 

les beaux arts. Elle écrit: 

Fin de siècle misogyny was most drarnatically and vividly 
apparent in painting. There, images of female narcissism, of 
the femme fatale and the sphinx, of women kissing their mirror 
images, gazing at themselves in circular baths , or engaging in 
autœrotic play mutate by the end of the century into savagely 
"gynecidal" visions of female sexuality. These images of 
woman are part of what Bram Dijkstra has called 'idols of 
perversity". 

(10) 

Nous remarquons que toutes ces images de la femme fatale, de la femme 

onaniste, et du sphinx, sont présentes dans cette œuvre a travers la figure 

d'Eliante. Elle annonce, par sa perversité apparente, les pensées 

eschatologiques, a britees dans un symbolisme misogyne courantes a cette 

Nous avons aussi vu que l'œuvre de Rachilde présente une dimension 

autobiographique. Parfois, cela est plus &ident alors qu'à d'autres moments, 

cet aspect paratt plut& sous-jacent. Nous signalons encore l'importance 



centrale du fait que depuis sa jeunesse Rachilde a &té influencée par son statut 

abject dans sa propre maison. Le désir d'Eliante d'avoir 'les cuisses jointes 

herm6tiquemenr. c'est à dire de chercher, a un niveau symbolique au moins de 

nier son propre sexe. évoque une certaine misogynie de la part de I1auteure, et 

signale méme un désir masochiste. 

Nous soulignons également dans la réaction de Léon Ion de cette 

scéne de voyeur qu'il traite Eliante de comédienne. Rachilde évoque la réaction 

de son lecteur à travers les paroles de Léon avec un tel commentaire. En 

parlant des hors nature. Claude Dauphine remarque que Rachilde décrit la 

réaction du lecteur à travers la rbaction de Mlle Jane Monvel, la maitresse de 

Paul, face à une scène pareillement auto-érotique avec Paul. Elle écrit, "ma 

réaction de Jane Monvel, comme celle de Leon Reille dans La Jongleuse, 

correspond à ce que le lecteur peut éprouver" (Dauphiné 342). Nous revenons 

aux paroles de Rousseau. lorsqu'il écrit sur l'inauthenticité de la femme. II écrit, 

me pius charmant objet de la Nature, le plus capable 
d'émouvoir un cœur sensible et de le porter au bien, est. je 
l'avoue, une femme aimable et vertueuse; mais cet objet 
&leste, 00 se cache-t-il? N'est-il pas bien cruel de le 
contempler avec tant de plaisir au theatre, pour en trouver de 
si différents dans la société? 

(Rousseau 1 1 3) 

Rousseau s'est servi aussi de la cornedienne comme metaphore pour exprimer 

la distance entre l'être et le paraître de la femme. Rachilde n'invente encore rien 

a ce niveau. Ce qui est transgressif c'est surtout le dbvoilement de la sexualité 



féminine. Rachilde maintient, cependant, les mêmes paradigmes que les 

lecteurs fin de siècle connaissent. Le lecteur est justifid lorsqu'il se rend compte 

que sa r6action à lui est aussi mise en œuvre par I'auteure. Mais ce qui est 

d'une plus grande importance, c'est que Rachilde, que ce soit à un niveau 

conscient ou inconscient, maintient les même discours sur la sexualité qu'elle 

dévoile. Dans cette mesure, le lecteur est amené par I'auteure à la réaction 

prévue. L'horreur de Léon face à la scene impudique, citée plus haut, justifie 

l'horreur du lecteur a devoir lire de telles transgressions. 

Le topos du lesbianisrne dans cette scene de l'amphore mente notre 

attention. Si l'objectif de Rachilde est de tenir un discours subversif, il n'y pas de 

moyen plus sûr que l'imagerie lesbienne. Ce topos annonce depuis deux siècles 

au moins le renversement de toute raison. Nous n'avons qu'à remonter à 

l'époque révolutionnaire du XVIIIe siècle et au personnage de Marie-Antoinette. 

Dans son article "Pass as a Woman, Act like a Mann, Elizabeth Colwill étudie la 

représentation de la reine comme tribade dans la pomographie de la période 

révolutionnaire. Elle remarque que. depuis la Renaissance, la femme est 

représentée de plusieurs façons qui vont de I'exemplum d'Eve jusqu'au modèle 

du XIXe siecle selon lequel la femme est considerbe comme Btant faible de 

constitution, passive face à la sexualité, et d'une pudeur extrême. Colwill 

analyse la pornographie de la fin du XVIIIe siMe afin de montrer que la reine est 

transformée en objet de vilfication. Elle souligne la dimension pornographique 



de ces pamphlets dans 1'6volution du discours sur la sexualit6 moderne dont 

I'homoérotisme en était un point focalisateur. Dans ces pamphlets, nous 

trouvons, pour la plupart. des scènes sexuelles explicites entre Marie-Antoinette 

et ses amies intimes. La reine y paraît souvent avec un clitoris exagéré dont elle 

se sert pour sodomiser ses amies. L'image d'une femme qui usurpe les 

privilèges masculins est subversive à plusieurs niveaux. Colwill commente 

également le fait que l'image de la femme en -position supérieure signale le 

désordre complet; Marie-Antoinette en est l'avatar. 

Le personnage d'€liante, sur le plan idéologique et dans la tradition de 

la littérature pornographique est comparable au personnage de Marie Antoinette, 

car elle agit sur le mode de la confrontation3! Les deux figures signalent, lors de 

leur panition, un détournement des nomes sociales de l'époque. Elles sont 

toutes les deux présentées a un moment où la société exige qu'elles soient 

effacées. Mais la nature même de leur dévoilement a un sens politique, dans la 

mesure oO il est question du statut social de la femme. Marie-Antoinette a été 

accusée de tnbadisme dans les pamphlets pornographiques et ensuite exécutée 

par la République. Eliante Donalger. dans La Jongleuse, est aussi repr6sentée, 

sous le signe de I'het6rog6n6ité. Rachilde lui impose l'isolement justement à 

38Je considère que la pornographie de n'importe quelle époque maintient une position toute a fait 
conhntationucIie. La pornographie est de naturc politique, dans la mesure ou elle n'est jamais divorcée des 
relations de pouvoir. Par extention, toute représentation de la scxuaiiti, que ce soit pomographiquc, érotique 
ou de tout autre gente, mainticnt undiscours, mais la pornographie dans sa représentation blasée de la sexuaiité 
et de sa subversion est toujours de nature oppositio~ciie, parce qu'eUt ne ne transgresse jamais les 
conventions du discours social. 



cause de ce statut. Elle est m6comprise par sa famille, méprisée en fin de 

compte par son intendant, Léon, et esseulée nanaüvement par I'auteure. Dès le 

début du roman, Eliante est décrite de manibre que sa solitude et sa singularité 

soient soulignées. ainsi lorsqu'elle est en train de quitter une soirée B Paris : 

"Elle quittait la salle flambante, emportant sa nuit. toute drapée d'une ombre 

épaisse, d'un mystère d'apparence impénétrable montant jusqu'au cou et lui 

serrant la gorge a I'étranglef' (25-6). Une femme qui "emporte la nuitn n'est pas 

une femme entourée de monde, de gaieté ou de vie. Elle est caractérisée par 

ce qu'elle a d'exotique; "elle exhalait un parfum pénétrant, une odeur poivrée, 

acidulée, dont on n'avait pas le nom tout de suite sur la langue, si on en gardait 

la saveur, une odeur de hit des îles" (34). Le narrateur met ainsi en relief le fait 

qu'Eliante est un élément hétérogène dans sa société. II est à souligner que 

I'isolement d'€liante correspond à l'isolement de la femme en général, surtout 

lonqu'elle est jugée abjecte? Eliante est une veuve aristocratea qui ne cherche 

plus un compagnon. Historiquement, c'est cette espèce de femme qui est la 

plus dangereuse. La Marquise de Merteuil est dangereuse pour exactement les 

39Je pense ici à l'histoire de l'hôpital la Salpiûiire, ou les femmes ont it6 isolées depuis la fin du XVIIC siicIe. 
A cette époque c'était une maison de force pour mcarcinr les prostituées, pius tard une maison pour vieillards, 
et, à l'époque de Charcot, hôpital pour les hystériques. 

%e cette manière E h t e  Donalger nous fait penser a la Marquise de M e r t d ,  une autre femmc ~~&BIE! 

dans la littérature. L'aristocrate est peut être la seule fcmmc capable de ginr son propre espace. C'est ce 
pouvoir, en fait, qui a mené à sa villincation. Les gens regardaient î'aristocratc comme une femnie vilaine, 
lubrique, lsbicnne. L'autre position que la femmt pouvait occuper a f h  de maintenir une certaine autonomie 
était celle de veuve. Dans Les liaisons dangereuses, Mmt de Mertcuil se sert de ses dew statuts a h  de 
maintenir son pouvoir discursif sur Ics autres. Je souligne le qu'Eliante Donalger est du même niveau social 



memes raisons dans Les Liaisons dangereuses. Léon reconnaît ce danger dans 

le personnage d'€liante au moment d'une soir&e chez elle. II la regarde en train 

de jongler pour ses invités. Le narrateur d6crit la scene ainsi: 

Léon voyait trouble. 
Missie se pencha. 
- Vous la trouvez belle, hein, ma tante Donalger. 
- Oui ... c'est-à-dire ... je la trouve un peu effrayante. 
- Parce qu'elle jongle avec des couteaux? 
- Non, fit Léon s'emportant malgré lui, parce qu'elle jongle 
avec les hommes.. . 

(1 52). 

Nous voyons que Rachilde se sert d'un él6ment narratif déjà assez commun à 

son époque - l'histoire d'une femme non-confomiste. Eliante cherche, de son 

propre aveu, une plénitude et un rôle social qui sont normalement nies à la 

femme. En d'autres termes, c'est une femme phallique avant la lettre. C'est elle 

qui domine dans sa relation avec Léon, et c'est justement elle qui manipule Léon 

de manière a le marier à sa nièce. A un certain niveau, elle est donc 

monstrueuse et perverse parce qu'elle doit le séduire afin d'arriver a cet objectif. 

Le d6paysement de la sexuaM6 feminne chez Rachilde. 

Ce qui rend probl6matique une interpretation "féministen de ce 

personnage4' est le fait qu'elle nous est prbsentée comme un stéréotype. 

''Eiiante Donalger peut Cm considérée comme une Ïmmrc forte, autonome. Elle a une femme qui refùse 
d'enîrcr dans une économie traditionnek fiminine; elle ne veut pas d'un mari, ni d'un amant. C'est quand- 
même eue qui dit à Lion, "Je veux, dit-elle, d'une voix trb douce dont la douceur contrastait avec la vioIcnce 



D'abord, ses v6ternents évoque l'image de 'la femme fatale". Ensuite, le 

narrateur évoque les statues en position lubrique que posshde Eliante: 

Voici un psycsB [sic] de la race jaune, Tchun-meï, celle qui 
attend le monstre pour en Qtre tortur6e, et ce monstre est un 
dragon merveilleux aux ailes d'escarboucles, possedant trois 
tgtes. Elie mourra la nuit de noces. Regardez comme la 
pauvre petite est pure, maigre, enfent, comme elle entr'ouvre 
naïvement ses mains sur le seuil de son sanctuaire d'amour, 
imitant, malgré sa naïveté de vierge, la forme du cher objet 
qu'elle veut d6rober au monstre! 

(1 16). 

D'un côté, l'usage de clichés de l'Orient est une peinture très perspicace de sa 

socidt6. Elle manipule les images habituelles de sa période fin de siècle afin de 

signaler un d6tournement id6ologique qui se fait à travers son œuvre. Mais 

s'agbil simplement d'un acte ironique, lors de ces représentations? 

Nous voyons clairement que lorsque Rachilde représente la sexualité 

féminine ou la sexualité abjecte de l'autre (l'homosexuel, l'hystérique, le 

pervers), elle y impose toujours un élément de cliché. En fait, Rachilde met en 

cause tr6s subtilement la notion même de I'alt6rité. A travers La Jongleuse, la 

dimension héterogène d'€liante est omniprésente. Elle a une odeur des îles, sa 

cuisine reflete l'exotique; lors d'un dejeuner en téte à tete avec Léon, Eliante lui 

offre des épices pour ces œufs. 

de ces paroles, je veux que vous sachiez ce que je sais, que vous alliez aussi loin que moi, j'exigc et j'ai Ie droit 
d'exiger que vous me choisissiez comme j e  vous choisis. Ii faut que vous m 'qprentez avant de me prendre! 
et si vous êtes déjà fatigué, il faut me permettre de vouIoir à votre place!" (99). Ces paroles d'Eliante sont 
I'annoncc du discours féministe qui viendra. 



Elle lui offrit les mignonnes petites saliéres. 
- Safran ou cumin? 
- Nature! dit4 brusquement en tordant sa serviette. 
Ils mangèrent. 

(1 00). 

La mbtonymie joue un rôle important dans cette scène. Le rejet par 

Léon des épices exotiques peut être consid6r6 comme le rejet par l'homme de 

l'hétérogène. Rachilde souligne tr6s clairement la relation qui existe, selon elle, 

entre la femme et l'exotique dans ce roman. C'est, en fal, un véritable 

dépaysement de la sexualité féminine. Pour que Rachilde représente cette 

sexualit6, il est évident qu'elle s'oblige à souligner l'élément abject de cette 

sexualité. Dans Les hors nafure, Paul-Eric de Fertzen incarne la liminalité de la 

position abjecte qu'il occupe. Mary n'est jamais dissoci6e de I'h&térogénéit8 le 

long de La Maquise de Sade. Cette hét8rogGneit6 est, cependant. plus 

évidente dans La Jongleuse. Lorsque Rachilde y dépeint la sexualité fbminine, 

elle n'arrive pas à dépasser les notions patriarcales qu'elle est en train de mettre 

en question. Marc Angenot dit explicitement, comme nous l'avons vu plus haut, 

que la sexualite ferninine et la femme sont une tena incognite. II est donc 

manifeste que lorsque Rachilde devoile cette '?erre de délices exotiquesn. elle ne 

s'efforce pas d'en dresser la carte. Eiiante demeure aussi paradoxale au début 

de la diegèse qu'a la fin. Le fait d'en parler ne transgresse pas les conceptions 

populaires et dominantes de la socibt6. A la fin du roman, l'image dlEliante 

comme femme fatale est encore mise en évidence. Elle dit d Léon qu'elle 



accepte une nuit d'amour. uAccepte cette nuit, l'unique nul d'amour possible 

entrs nous, celle qui ne doit pas finir, car je te laisserai un souvenir inoubliable" 

(251 ). Elle l'emmène à son lit, dans I'obscurit8. afin de le tromper. Ils passent 

une nuit passionnée ensemble, mais le lendemain matin, Léon se lève dans le lit 

d'Eliante. II la vol en train de jongler dans la chambre. 'II revit Eliante en 

costume de jongleuse. Elle s'avançait. dans une gloire d'or tenant par la pointe 

les glaives de douleur (253). Le lecteur se demande qui est à &té de lui dans 

le lit? "II ne comprit absolument que lorsque l'autre Eliante, réveillée à son tour 

par le cliquetis des couteaux. poussa un cri aigu, un cri d'indicible terreur 

enfantine. Alors il bondit, voulut s'échapper des bras de Missie. qui se 

cramponnait à lui, affolée" (254). Eliante se suicide en se coupant la gorge. Elle 

arrive finalement à attraper Léon dans le destin qu'elle lui a prévu. 

Cette qualité "dangereuse" qui se voit dans le caractère d'El iante est 

annoncée. cependant par les accoutrements et les objets qui l'entourent. 

Angenot écrit dans Le cm et le faisandé, 

[!]a répression des abus sexuels est justifiée extra- 
cliniquement chez les médecins de 1889 par le triste spectacle 
qu'offrent les Orientaux, les Chinois. races épuisées, 
indolentes et "efféminéesn parce qu'elles n'ont pas su maîtriser 
l'instinct sexuel et ses vices. 

(27) 

Les chinoiseries et les japonaiseries qui sont associées au personnage 

d'Eliante ne sont pas mises en scène par hasard. Nous soulignons qutAngenot 

a relev6 un aspect "efféminén dans les figures orientales pendant ta période fin 



de sibcle. La vision "férninisatrke" de l'occident sur I'Orient, a toutefois, existé 

auparavant. Edward Saïd, dans L'Orientalisme, Bvoque la relation entre I'Orient 

et la femme; en parlant de l'appropriation dpistemologique de l'orient par la 

France, Saïd remarque la pénétrabilite ferninine de I'Orient à plusieurs moments 

dans son œuvre. Reina Lewis critique, à propos du travail de Saïd, le fait qu'il 

ne met pas en cause l'aspect sexué des relations estouest dans son œuvre 

Gendenng Onentalism; Race, Femininity and Representation. Elle écrit; 

Saïd sets out with care and delicacy the parallels and 
analogies developed in the field between colonial relations, 
and he shows how illuminating of the reality of the imperial 
adventure those parallels have been for both West and East. 
What he does not confront 9- the sexual meanings of which 
those illuminations depend. 

(20)- 

Cette lacune que perçoit Lewis est d'importance primordiale dans notre lecture 

de Rachilde. L'image dlEliante qui manipule les "complications japonaisesn et 

les 'tourments chinois" est ironique dans la mesure où ce sont vraiment ces 

objets exotiques qui définissent Eliante. Elle est décadente, abjecte, perverse, 

mais nous ne le savons que lorsqu'elle &ale ses biens orientaux sous le regard 

du lecteur. Sans ses objets exotiques, qui ont la fonction métonymique de 

représenter sa sexualité, Eliante n'a aucune valeur transgressive. 

Lorsque Sald &rit que, 

ma relation entre l'occident et I'Orient est une relation de 
pouvoir et de domination: l'occident a exercé à des degrés 
divers une hegemonie complexe [...] L'Orient a &é orientalise 
non seulement parce qu'on a demuvert qu'il etait uoriental" 



selon les stéréotypes de IDEurop6en moyen du dix-neuvième 
sihcle, mais encore parce qu'il pouvait Qtre rendu oriental; 

(18) 

il est possible de substituer au mot 'orient" et ses petmutations le mot Yemme"; 

à la place de 'occident" nous pouvons mettre le mot 'hommen. Ce fait rend très 

saillante une autre proposition de Saïd dans son œuvre. II écrit; "l'orientalisme a 

une telle position d'autorité que je crois que personne ne peut écrire, penser, 

agir en rapport avec l'Orient sans tenir compte des limites imposées par 

l'orientalisme à la pensee et a l'action" (1 5). La femme est associée à la même 

Bnigme. Rachilde n'arrive pas à sortir des bornes discursives entre lesquelles 

elle se trouve en tant que femme. Une femme peutelle ventablement écrire 

qu'est ce que c'est que d'être une femme dans une société dans laquelle elle est 

prise comme objet sans faire référence aux symboles, aux images qui lui sont 

irnpos6s? Pendant la période fin de siécle, la femme maintient, malgré elle. une 

position assujettie vis-&vis de l'homme. Elle est l'objet dans la relation 

paradigrnatique identhire avec I'homme. II est presque impossible pour la 

femme, donc, de s'approprier les discours dont elle est I'objet afin de les récrder 

d'une maniére nouvelle. 

Y a-t-il une specificitb id6ologique dans l'effet produit par une ecriture 

féminine qui se sert d'outils discursifs masculins? Rachilde n'est pas en train de 

créer un espace qui serait propre à la femme; elle tient un discours qui. 

paradoxalement, l'assujettit. En fal, nous pouvons mgme dire que Rachilde 



donne une certaine authenticitd A ces discours. Par exemple, lorsque Rachilde 

met en scène dans La Maquise de Sade, une femme qui semble ddnaturée à 

cause de son Bducation singuli8re. le lecteur fin de si&cle pourrait regarder la vie 

de Rachilde afin de voir une illustration de son horreur; le lecteur se demande si 

Rachilde dbcrit sa propre situation. 

De même, la protagoniste, Eliante Donalger, dans La Jongleuse, fait 

éprouver une horreur à son lecteur, justement a cause de sa position sociale 

puissante; elle est aristocrate et veuve. Ces deux statuts sont liés 

historiquement A des connotations de lubricité, d'impudeur et dtexc8s. Comme 

la Maquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses Eliante Donalger refuse 

d'entrer dans l'économie féminine traditionnelle. Elle explique que; 'je ne veux 

pas d'un man, parce que c'est trop lourd, et je ne veux pas d'un amant parce 

que ... J'ai charge d'âme icin (79). Pour ce qui est de son statut extra-social, 

Eliante écrit a son jeune ami Léon; 'me suis une recluse libre. une sorte de 

religieuse emancipée, une prêtresse laïque ..." (84). Nous remarquons que les 

images dont se sert Eliante afin de ddcrire sa position lirninale dans la société 

sont toutes de valeur antonymique. La femme est historiquement perçue à 

travers la dichotomie de la putain et de la princesse. Eliante démontre qu'elle a 

'intemalisé" cette dichotomie, lonqu'elle exprime qu'elle incorpore à la fois la 

religieuse et la femme Bmancipée. Si Rachilde cherche à signaler à son lecteur 

qu'elle veut subvertir l'ordre social, userait-elle les paradigmes qui lui sont 



disponibles dans le discours patriarcal? L'auteure se sert de ces paradigmes 

malgr$ elle. Rachilde manipule, cependant, si bien les images et les paradigmes 

masculinistes dans son œuvre, que le lecteur est boutevers6 par la dext8rité de 

cette femme-écrivain; elle donne l'impression d'avoir cr66 un vice nouveau, mais 

Paul Verlaine, tel que nous avons vu plus haut, dit le 

Le personnage d'€liante est idéologiquement et pbniblement près de 

sa créatrice dans la mesure où toutes les deux essaient de rejeter les principes 

du monde masculin dans lequel elles vivent. Rachilde se crée un nouveau 

personnage masculin, et prend la plume; Eliante rejette les relations avec les 

hommes, en tant que man et amant. Elles ont paradoxalement quand même 

besoin des limites qui leur sont imposées par la patriarchie afin de réaliser leur 

statut liminal. Rachilde, en tant que femme-écrivain n'aura point cette "odeur de 

souffren qui l'entoure si elle n'écrivait pas ce qui était, et ce qui est encore voué à 

l'indicible dans la vie fbminine. II est évident qu'elle cherche à maintenir son rôle 

marginal parce qu'elle continue a écrire dans le style decadent de la période fin 

de siècle. Rachilde est obligbe de travailler a I'int8rieur des limites du discours 

social dominant, et reste donc un Bcrivain conventionnel. Ce qu'elle présente 

sous guise de faisande ne trouble les sensibilités de son époque que parce 

qu'elle devoile ce qui demeure cache normalement; mais nous n'oublions pas 

"II écrit, "L'inventeur d'un noweau vice serait le bimfaittcux d'une nouvek humanité! Rassura-vous, petite, 
vous n'avez rien inventé du tout" (Massé 3 1). 



que la peinture qu'elle fait, r6pond aux doxae de son Bpoque de mani6re 

confrontationnelle et maintient son statut qui est au fond conventionnel. 

Ce qu'il faut souligner tout de meme, c'est que Rachilde est surtout une 

femme-écrivain de la fin de si8cle. Les images dont elle se sert sont telles 

qu'elles entrent en dialogue avec le lecteur fin de siècle. En dévoilant la femme 

virile et l'homme efféminé, Rachilde annonce la fin d'un monde familier a son 

lecteur. 'Dans une société ou la hiérarchie entre les sexes est institube en règle 

fondamentale, la relation amoureuse s'établit nécessairement dans le cadre 

d'une dynamique de subordination, plaçant finalement les femmes en situation 

diinf6riorit6 et de dépendancen (Massé 89). L'œuvre de Rachilde, que ce soit 

Les hors nature, La Marquise de Sade ou La Jongleuse, s'efforce de subvertir 

les structures prédétemin6es par la société, qui régissent la relation entre 

hommes et femmes. Au lecteur fin de siècle. les inversions qu'elle utilise dans 

son œuvre sont des images qu'il associe à la fin d'un monde, à la fin d'une 

civilisation. C.J. Keep fait allusion à ces figures orientalistes, apocalyptiques et 

travesties dans son étude du roman de M.P. Shiel, The Purple Cloud. II écrit, 

Nordau [un écrivain de cette p6riodeI was responding to the 
growing 'effeteness' of European art, and its subversion by 
decadent writers and artists like Dante Gabriel Rossetti and 
Hennk Ibsen. but the apocalyptic tenns in which he couched 
his anxieties were common to the period. 

(Keep 129) 



Les personnages comme Paul-Eric. et Eliante Donalger soulignent la 

feminisation du sujet masculin et la "masculinisationn du sujet féminin, source 

importante d'angoisse sociale pendant la fin de sihle. 



Conclusion 

Les fins de siecle sont souvent des moments où on peut constater une 

obsession avec des sujets morbides. Elaine Showalter remarque dans son livre, 

Sexual Anarchy, qu'il ne faut que penser à la Rdvolution Française pour savoir 

qu'après des périodes de rdvolution, la terreur et la décadence s'ensuivent 

invariablement'? A la fin du XViIIe siècle. nous avons vu dans la littérature 

libertine la parution d'un nouveau type de décadence qui cherchait a redefinir le 

rôle de l'homme et de la femme plutôt que d'exciter la sensualité du lecteur. Le 

Marquis de Sade nous signale lorsqu'il met en epithete de son roman, La 

Philosophie dans le boudoir. que "la mère en prescrira la lecture à sa fillen que 

son but n'est pas de divertir son lecteur avec des scènes lascives. II cherche 

plutôt à instruire sa société et à redéfinir les rbles socio-sexuels. Au w u n  de 

notre propre siècle, nous mettons en cause les mêmes rôles du masculin et du 

féminin dans notre façon de penser la famille, par exemple. Dans ces deux fins 

de siècle une vision apocalyptique de la société est donc présente. Les images 

créées par Sade évoquent la fin du monde lorsque l'ordre des choses est inverti; 

la femme domine l'homme, la fille bat sa mère. le pere cherche à séduire son 

enfant. Le5 fins de siècle sont souvent des périodes investies de valeurs 

apocalyptiques. 

""History warns that d e r  the revolution cornes the mer and decadence"( Showalter 2). 

90 



Dans quelle mesure I'6criture ferninine et la r6acüon contre celle-ci, 

influencent-elles les paradigmes eschatologiques fin de siècle? Dans le cas de 

Rachilde, les images qu'elle met en œuvre sont telles que, pour le lecteur fin de 

siècle, il n'y a que des sentiments apocalyptiques qui lui viennent à l'esprit. La 

femme bizarrement virile. l'homme effbminé. I'hyst6rique; ce sont toutes des 

métaphores pour les bouleversements que la période crépusculaire d'un siècle 

facilite. Dans notre propre pbriode fin de siècle, nous avons, nous aussi, nos 

auteurs 'mal8fiques", ceux qui prêchent la fin de la societ6 telle que nous la 

connaissons, à cause du fthinisme, des droits des homosexuels, du declin des 

valeun de la famille, etc. Au XIXe si8cle. l'écriture féminine a eu les mêmes 

connotations, et signale, en fait, la naissance de nos préoccupations actuelles. 

Rachilde est l'écrivain qui représente le plus clairement peut-être le 

mouvement décadent de la période fin de siecle. En tant que femme, son 

écriture est forcément consternante. Nous n'oublions pas que la femme était 

encore vouée au mutisme à la fin du XIXe siécle. La mise en texte de sa voix est 

forcément un phénomdne op posiüonnel. Massé souligne ceci lorsqu'elle écrit 

.[I]e texte d'une femme est toujours une transcription, une mod6lisation d'une 

réalité vécue différemment et qui s'oppose donc nécessairement au discours 

dominant que tiennent les hommes a l'intérieur de la culture litt6rairen (3). 

II faut aussi considérer les sujets que Rachilde choisit de dévoiler. 

Marc Angenot nous signale assez catégoriquement la valeur de la sexualité 



pendant la fin de siècle. II remarque que '[clette litt6rature qui prdne t'audace et 

l'indécence joue un rôle idbologique dont la peinture des desin sexuels 

'malsains' n'est que le moyen" (Cm 118). A travers la litterature "faisandéen de 

Rachilde, la sexualité marginale est 'm&taphons6en pour dvoquer les sentiments 

eschatologiques qui circulaient a cette Bpoque. Dans cette mesure, Rachilde 

reste tout à fait conventionnelle. Dans son livre, Sexual Anarchy, Elaine 

Showaltet écrit; 

mn periods of cultural insecunty, when there are fears of 
regression and degeneration, the longing for strict border 
controls around the definition of gender, as well as race, class 
and nationality, becomes especially intense. If the different 
races can be kept in their places, if the various classes can be 
held in their proper districts of the city, and if men and women 
can be fixed in their separate spheres. many hope, apocalypse 
can be prevented and we can presewe a comforting sense of 
identity and permanence in the face of that relentless specter 
of millenial change. 

(Showalter 4) 

Nous remarquons que les paradigmes que Showalter identifie sont ceux dont se 

sert Rachilde dans son œuvre. Lorsque la France fin de siècle se préoccupe du 

probléme prussien, Rachilde &rit Les hors nature. dans lequel elle dévoile une 

relation 'hors nature" entre les deux fibres de Fertzen, l'un plutet français et 

l'autre plutôt prussien. Cette question de la race ou de la nationalité est aussi a 

souligner dans son aspect orientaliste dans La Jongleuse et dans Les hors 

nature. Dans La Manpise de Sade, Rachilde exprime le souci fin de siècle au 

sujet des rôles socio-sexuels en mettant en scdne Mary Barbe, un personnage 



qui représente la femme usurpatrice. L'origine sociale de la femme joue aussi 

un rBle dans les pensées et les paradigmes de la soci6te française; Rachilde 

touche a cette sensibilité lorsqu'elle Bvoque l'origine aristocratique d9Eliante 

Donalger et l'arrivisme de Mary Barbe. 

Nous nous sommes pose la question au debut de notre travail - 
Rachilde est-elle subversive? Nous rdpondons que Rachilde n'invente rien au 

niveau discursif. En se servant d'images qui sont dm présentes dans le 

discours fin de siècle, elle entre en dialogue, pourrions-nous dire, avec sa 

soci8té. Mais que propose-belle dans ce dialogue? En tant qu'auteure, 

Rachilde évoque, comme nous l'avons vu dans les trois romans analysds, les 

mêmes problématiques qui ont travaill6 à maintenir le statut abject de la femme 

et de l'hétérogénéité a cette &poque. La figure de Mary Barbe n'est pas 

transgressive. Rachilde demontre sans équivoque les problèmes d'une femme 

qui s'approprie les droits de I'homme à travers l'éducation; elle devient 

monstrueuse vis-à-vis de sa société, elle rejette la maternité, elle justifie son 

mépris de I'homme. La raison pour laquelle Mary est perçue de maniera 

horrifique est qu'elle répond directement à l'inquiétude du lecteur fin de sidcle, 

de la même maniere que la Marquise de Merteuil l'aurait fa& au XVIIIe siècle. Le 

rejet de la maternité, par exemple, éveille des sentiments apocalyptiques chez 

les lecteurs des deux fins de siecle. II est à remarquer que c'est 'sous la IIIe 

République que les médecins mèneront la croisade contre 'fa dépopulation1" 



(Knibiehler 126), en rdaffirmant les discours de la maternité. Nous constatons 

que l'effet est identique dans Les hors nature et La Jongleuse. 

Le personnage de Paul-Eric de Fertzen signifie la fin d'un monde 

pendant la période fin de sidcle. Les gens de cette p6riode voyaient une 

corrélation assez distincte entre l'appropriation des pouvoirs masculins par la 

femme et I'effeminisation des jeunes hommes de Iepoque. C.J. Keep remarque 

une analogie entre la decadence masculine et les sentiments apocalyptiques 

dans la culture anglaise. II Bcrit, 

At the heart of these concerns was, as Nordau's fears of the 
effeteness of movements like the Pre-Raphaelites makes 
evident, the masculinity of western culture. In voicing his 
anxieties through the tropes and images of the apocalyptic 
genre, he makes manifest the intimate relation between 
eschatology and the integrity of the male body. 

(Keep 130-1) 

Rachilde met en cause très évidemment le corps masculin à travers le 

travestissement de Paul dans Les hors nature. II est non seulement habillé en 

femme. mais narrativement la distinction màle-femelle est brouillée. Le lecteur 

se perd facilement lorsqu'il lit au moins trente d6nominations, au féminin, qui 

désignent toutes, le cadet de Ferken. 

Dans La Jongleuse, Rachilde met en cause derechef les valeurs 

sociales fin de siècle à travers son personnage, Eliante Donalger. Comme avec 

sa propre signature qui efface le nom de famille, Rachilde impose un effacement 



quasi-complet de la famille d'Eliante dans ce roman. Claude Dauphin6 

commente ce fait et écrit, 

[c]e que veut montrer Rachilde se ramene B une double 
constatation: a &te des étouffantes tribus bourgeoises, on 
assiste de plus en plus à une destruction de la famille. de son 
unit6 et de sa force. Les liens du sang se distendent. les 
personnages semblent n'avoir alors ni passe ni parents. 

m m 2 9 1  ) 

La Jongleuse signale aussi très clairement la maniére dont la fin de siWe voyait 

la sexualit6 ferninine comme probl6matique. L'auteure Bvoque une sexualité 

détournée, et considérée comme perverse dans ce roman. Cependant, nous 

remarquons qu'elle se sert d'une imagerie exotique afin de revêtir cette 

sexualité. De ce fait, nous constatons que Rachilde puise dans une relation 

identitaire d6jà pré-établie dans la societe occidentale. Rachilde demeure, selon 

nous, dans les conventions de son époque en tant qu'hivain. 

II ne faut pas. cependant, oublier qu'il s'agl d'une femme qui écrit. 

L'écriture féminine est par sa nature même transgressive. 'L'écriture des 

femmes apparattrait donc d'a bord hetérogène dans sa stnictu re énonciative, ce 

qui modifie necessairement la structure s6rnantique et permettrait d'affirmer que 

les Bcrivaines disposent d'un univers ref6rentiel qui leur est sp6cifiquen (Masse 

7). Les biographies de Rachilde soulignent qu'au cours de sa formation, 

Rachilde a déçu son p&e qui voulal un enfant male. Cette déception a joué 

certainement un rôle dans la vie de I'autaure et se lit donc dans son œuvre; que 

ce soit dans son propre travestisme, ou dans celui du personnage de Paul-Eric 



de Fertzen, Rachilde laisse paraître les traces de son m4wntentement en 

décrivant une societ6 qui d6valorise systématiquement la femme. 

Nous gardons, toutefois, à l'esprit I'id6e que lorsque Rachilde évoque 

et decrit certaines perversités sexuelles dans son œuvre, elle manipule les 

sentiments de ses concitoyens et participe a la cr6ation d'un certain imaginaire 

fin de siècle. Ces perversitb deviennent une m6taphore qui véhicule une vision 

apocalyptique du monde. Dans le domaine de la politique, de la religion et de la 

médecine, la sexualité est une prdioccupation constante pendant la période fin 

de siécle. En pariant des soucis fin de siècle, Showalter cite Karl Miller qui écrit 

dans Doubles: Studies in Literary History; "Men became women. Women 

became men. Gender and country were put into doubt. The single life was 

found to harbour two sexes and two nationsn (Showalter 3). L'euvre 

rachildienne ne travaille en rien a édulcorer ce genre d'inquiétude. Ses romans 

incitent ostensiblement les angoisses des Français fin de siècle avec la mise en 

scène du paradoxe qui est la figure principale dans son œuvre. Rachilde occupe 

une place incongrue dans la Iitt6rature fin de sihcle dans la mesure où elle est à 

la fois un écrivain conventionnel dans son usage des figures banales de son 

Bpoque, mais en tant que femme-écrivain, elle est par ddfinition subversive. 

Peut-être que 'l'odeur de souffren qui l'entoure provient du fait qu'elle arrive à 

'prendre la température" de sa soci6t6 et elle arrive 61 arüwler trés clairement 

I'effroi collectif de ses lecteurs. Dans cette mesure et contrairement à la 



perception de la plupart des critiques de la littdrature décadente, Rachilde ou 

plutdt son écriture reste conventionnelle. La lechire de ses œuvres représente 

un grand choc pour les sensibilitbs du lecteur fin de siécle, mais, au fond, ce 

n'est que parce que ces images Bvocatnces font partie du discours social 

ambiant. Dans cette mesure, c'est un discours qui maintient la femme. 

I'hornosexuel, les éléments h8t6rogenes dans une position liminale et assujettie. 

Dans notre propre période fin de siècle, que pouvons-nous apprendre 

de notre lecture de Rachilde? Je crois que la mise en texte de la sexualité et 

surtout de la sexualité considdree comme perverse est souvent un leurre car les 

lecteurs maintiennent leur hypocrisie en lisant ces œuvres %ruesn. Nous 

pouvons considérer la pornographie comme 'une littératuren qui est 

idéologiquement parallèle à l'œuvre rachildienne, dans la mesure OU les 

sensibilités et le puritanisme du XIXe siècle se trouvent de moins en moins aigus 

dans notre siècle qui éprouve le sentiment d'avoir tout vu et tout vécu. La 

pornographie, de nos jours. reprbsente un discours social abject. Elle est 

censurée par la "majorité moralen. En réalite. la pornographie n'est qu'une 

représentation sexuée particulibre de la culture à laquelle elle appartient En 

d'autres mots, dans la pornographie. il ne s'agit pas de sexe mais de pouvoir. 

La femme, maltraitée et violée par les hommes dans la représentation 

pornographique, n'est qu'une métaphore pour les abus subis par la femme dans 

la société. La pornographie n'est pas un phénoméne hetbrogene dans notre 



culture, mais elle est plutdt un effet, sinon un outil. du discours social. Je 

propose en fin de compte que l'œuvre de Rachilde se trouve dans une position 

idéologique similaire. Son œuvre choque, oui, mais elle n'est, au fond, qu'une 

représentation autre de ces memes discours, apparemment transgresses par les 

figures créées par cette femme-écrivain. Ce qui trouble dans la lecture de 

Rachilde est le jeu conflictuel entre l'apparence de la subversion et une réalité 

textuelle dans laquelle Rachilde fait circuler les clichbs de son époque. 
t 
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