
jamais d6ploy6s mais qui vibrent et remuent imperceptiblement de sorte qu'on sente le

deplacement de l'air et qu'on croie d leur existence.

Ce liwe est finalement beau dans le sens Acadien du mot. En Acadien, la beaut6

signifie une pl6nitude et ce liwe repr6sente cette m€me ( sorte de pl6nitude sublime du

mouvement et de la pr6sence >(17) que recherchent les deus auteurs.

Roseann Runte
Universitti Victoria

Andr6 Brochu. Anne Hibert: Le secret de vie et de morL Ottawa: Les Presses de

I'Universit6 d'Ottawa, 2000. 284 p.

ndr6 Brochu propose, dans Anne Hdbert: Le secret de vie et de mort, vne

analyse int€gr6e de l'oeuwe romanesque, po6tique et theatrale de l'6crivaine.

En se servant d'une approche chronologique, celui-ci expose simultan6ment, les constantes

et l'6volution th6matiques qu'offre Anne H6bertpendant soixante ans de cr6ation litt6raire.

L'6tude de chaque oeuvre, qui comprend un r6sum6 du r6cit, les contextes h6bertien et

qu6b6cois, et une analyse thdmatique, est trds bien organis6e et pr6sent6e dans un style

clair.
Notons tout d'abord, la constante th6matique de l'ensemble de l'oeuwe d'Anne

H6bert. Brochu constate que le ddvoilement d'un secret, poss6dd et refoul€ par le
perconnage principal, se trouve au centre de tous les romans, les podmes et les drames

iadiophoniques. <<Le sens de la vie prdsente, objet du r6cit premier, repose sur un terrible

6v6nement enfoui dans I'oublil> [p,294]. Le secret inadmissible est reli6 au ddsir, <l'unique

v6rit6> [p. 185], qui enchaine la passion sexuelle, I'amour d6fendu et la mort. Dans Zes

Chambrles de bois par exemple, le comportement de Michel envers sa femme Catherine

s'explique par l'amour incestueux de celui-ci pour sa soeur Lia. De la m6me manidre, la

sorcidre des Enfants du sabbat, Soeur Julie de la Trinit6, s'inscrit au Couvent du Prdcieux-

Sang pour dchapper d ses d6sirs sexuels envers son frdre Joseph. Et ies r6actions

d'Elisabeth. I'h6roine de Kamouraska, it la mort de son deuxidme mari, sont reli6es i ses

souvenirs d'un amour interdit pour George Nelson et du meurtre de son premier 6poux, le

seigneur Antoine Tassy. <<La pulsion charnelle fse transforme si ais6ment] en pulsion

homicide (pulsions de vie et pulsions de mort se touchent)> [p. 188], comme en t6moigne

aussi Stephens dans Les Fous de Bassan. Ce demier assassine ses deux cousines

adolescentes, Olivia et Nora Atkins, aprds avoir viol6 I'une et repouss6 les avances de

I'autre. Brochu observe que I'aspect brutal des secrets diminue dans les romans plus r6cents.

Flora (Le Premier Jardin), Julien (L'Enfant chargd de songes) et Delphine (Est-ce que je
te ddrange?)_se trouvent marqu6s comme adultes par leur enfance malheureuse, mais leurs

r6actions sont moins violentes (pas de meurtre, par exemple).

L'analyse deBrochumetenreliefsonapprochepsychanalytique de I'oeuwe d'Anne
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H6bert. Il pr6cise la vision du monde de l'dcrivaine comme <<freudienne, mat6rialiste,
pulsionnelle, [ ... qui remplace] la vision chr6tienne> [p. 1a3]. Ce d quoi s'intdresse Anne
H6bert, plus qu'au fait que tout le monde possdde un secret, est la n6cessit6 de I'affronter
pour s'en ddbarrasser. Brochu met en valeur <le besoin trds h6bertien de forcer 7e secret
essentiel, qui est moins celui du monde que celui de l'€tre le plus intdrieur puisque son
ignorance ravage l'6me> lp.97l. Le retour symbolique au pass6 de I'h6roine dtTombeau
des rois manifeste le processus p6nible de se lib6rer du secret, un processus qui se r6pdte
dans les oeuwes romanesques et thdAtrales. Le secret reste une dnigme qui ne se ddvoile que
par bribes. Un 6v6nement au prdsent, par exemple la mort du deuxidme mari d'Elisabeth ou
le retour d Qu6bec de Flora comme com6dienne renommde, d6clenche des souvenirs du
pass6. Ceux-ci se r6vdlent au lecteur grdce i une technique narrative dont se sert Anne
H6bert, qui mime I'action de la m6moire: <un t6l6scopage d'dpoques fpr6sentes et pass6es>

[p. 121]. L'essentiel du secret ne se ddmasque qu'd la fin du r6cit. De cette manidre, selon
Brochu, la forme de I'oeuwe imite le fond. Chacun des personnages qui possdde un secret
doit I'admettre et I'accepter avant qu'il ne puisse connaitre son intdriorit6 profonde.

Bien que la qu6te du secretreste le thdme central du corpus d'Anne Hdbert, la vision
du monde de I'auteure €vo1ue entre 1 940 et 1999 . Les oeuwes d'avant 1970 expriment un
d6sir feroce de libert6, qui cdde, dans les romans des ann6es 7970 et I 980, au d6sespoir de
I'impossibilitd de I'atteindre, et qui se transforme enfin, comme en tdmoignent les cr6ations
les plus r6centes, en une acceptation de la r6a1it6 humaine. Brochu suggdre que cette
progression refldte les changements au Qu6bec entre 1950 et 1 990. <La tradition 6touffante
[cdde d] la Rdvolution tranquille, [qui est remplac6e par] les temps sombres d'aujourd'huil>
lp . nal. Ainsi, I'h6roihe du Tombeau des rois ( 1 95 3) et Catherine (Les Chambres de bois ,
1958) retrouvent la 1ibert6, l'amour et la vie; pourtant, Elisabeth (Kamouraska,L97l) et
Stevens (Les Fous de Bassan,1982), qui se r6voltent de fagon plus agressive, ne se libdrent
pas. Le tombeau des rois, les chambres de bois, le Couvent du Pr6cieux-Sang(Les Enfants
du sabbat) et le village de Griffin Creek (Les Fous de Bassan) symbolisent le <Qu6bec
traditionnel> [p. I 94], contre lequel les h6ros et les h6rornes se rebellent. Dans Kamouraskn,
Les Fous de Bassan et Les Enfants du sabbat, <<Ies personnages allaient au bout de leurs
d6sirs, poussant I'amour jusqu'au meurlre ou jusqu'au sacrildge. Dans L'Enfant chargd de
songes, <la passion reste tidde et l'aventure l6gdre> lp. 2lLl. Brochu conclut que les
personnages les plus r6cents d'Anne H6bert sont moins monstrueux et plus humains. Ceux-
ci intdgrent leur enfance malheureuse d leur vie adulte.

L'analyse thdmatique que prdsente Andr6 Brochu dans Anne Hdbert: Le secret de
vie et de morl int6ressera tous les lecteurs, spdcialistes ou non du corpus d'Anne H6bert. Les
r6sum€s d6tai1l6s et les toiles de fond contextuelles fournissent assez d'informations pour
permetfre de comprendre I'analyse de chaque oeuwe. Pour 1'6tudiant universitaire, les
observations de Brochu suggdrent de nombreuses pistes d'analyse d approfondir. Enfin, la
thdse de ce dernier provoquera de la part de ceux qui connaissent trds bien I'oeuwe d'Anne
Hdbert, des rdponses vives. Parmi les admirateurs de I'auteure, la photo de la page de
couverlure incitera aussi une rdaction forte. Pourquoi avoir choisi une reproduction floue,
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en apparence empruntde ir internet, reprdsentant Anne H6bert dpuisde d la fin de sa vie, au

lieu d'une des nombreuses photographies mettant en relief la beautd et la vitalite de

1'6crivaine?

Carolyn Sinclair
Univ ers itti Laur enti enn e

Michel Serres. Variations sur le Corps. Paris: Le Pommier-Fayard, 1999. 190p.ISBN
2-746-s0054-X.

e liwe-album de Michel Serres semble mettre un point d'orgue i une longue

m6ditation sur le corps, qui s'est accomplie par dtapes au cours de son oeuwe

abondante. Il avait inaugur6 le thdme, il y a quelques vingt-cinq ann6es dans un premier

liwe illustrd d'images, d6crivant une "errance fervente" dans "le corps morcel6" du peintre

Carpaccio. Dans Esthdtiques sur Carpaccio (Paris: Hermann, 1975) Senes "voyageait"

alors dans I'oeuwe-corpus lparse du peintre, discutant de concepts d'isomorphisme, de

morphoiogie, de symbole, de s6miotique d propos de huit de ses tableaux les plus connus'

Poursuivant ce voyage Serres constate que depuis un demi-sidcle unnouveau corps

humain a 6merg6, soumis ir I'exercice, rectifid par des codes hygi6nique et sanitaire, qui ont

repoussd la mort de trente ans et aboli l'ancienne souffrance. Son liwe, Les Cinq sens,

philosophie des corps mAbs - / (Paris : Editions Grasset et Fasquelle, 1985), publi6 dix ans

plus tard interroge ce nouveau corps nu, libre, sexuel, qui se reproduit peu ou

artificiellement. Ce corps chang6 a pour contre-exemples les squelettes ravag6s

d'6pid6mies, se multipliant et mourant par millions dans I'h6misphdre Sud. Comment ces

corps-ldL soumis au labeur, accabl6s de poids et de n6cessit6s sentiraient-ils par ies m€mes

sens, auraient-ils une langue semblable s'interrogeait I'auteur?

La nouvelle de Balzac Sarrasine lui inspire un semblant de r6ponse aux

interrogations laissdes plus haut en suspens car elle illustre pour lui l'alt6rit6, une inclusion

sans dominance. A travers Sarrasine et Zambinella, la sculpture et la musique r€unies dans

le corps androgyne, deux corps divis6s, mais r6unis, fondus, m616s, sont assembl6s par

Serres dans son texte L'Hermaphrodite (Paris : Flammarion, 1987) Il tente d'exemplifier
ainsi sa philosophie des corps m016s : par le m6lange - un concept-cl6 de sa pens6e - il
propose le cornmencement possible d'un monde nouveau.

Variations sur le Corps marie habilement dans le texte quelques quatre-vingt-onze

belles reproductions de tableaux de maitres - en couleurs- et des photos artistiques -
en noir et blanc pour la plupart - Serres reprend I'analyse de ce nouveau corps humain -
consid6r6 dans le contexte de I'h6misphdre nord - qui a repouss6 la mort par 1a pr6vention

m6dicale et un r6gime alimentaire appropri6, qui s'adonne aux sports et accomplit une

vari6t6s de postures. Le livre est d6di6 d ses professeurs de gymnastique, ses entraineurs,

ses guides de haute montagne qui "lui ont appris d penser". Cette mdditation sur le corps

humain passe par une d6monstration brillante mais fastidieuse en quatre 6tapes :
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