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RESUME 

Notre these se presentera comme une etude intra-intertextuelle du 

theme des relations fraternelles dans trois romans d' Anne Hebert: Les 

chambres de bois, Les enfants du sabbat et L'Enfant charge de songes. Cette 

etude sera conc;:ue comme une analyse de la problematique d'une relation entre 

Ie meme et I'autre representee par Ie rapport endogame et exogame du couple 

fraternel. L'etude de la relation endogame et exogame nous permettra de poser 

Ie probleme de la construction sociale (la socio-sexuation) de I'homme (frere) 

et de la femme (soeur) et de leur relation. Les deux chapitres chercheront it 

montrer une evolution du theme des relations fraternelles et no us essayerons 

de montrer comment Ie troisieme roman, L'Enfant charge de songes incarnera 

Ie compromis entre I' endogamie et I' exogamie. 
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INTRODUCTION 

abreviations: CB = Les chambres de bois 
ES = Les enfants du sabbat 
EC = L'Enfant charge de songes 

Beaucoup de critiques se sont vivement interesses au theme de 

I'enfance qui revient a intervalles reguliers dans I'oeuvre d' Anne Hebert. Dans 

ses romans, I'enfant n'est jamais enfant unique, sauf dans Le Torrent. Chaque 

roman contient un «couple» d' enfants qui ne sont ni du meme sexe ni du meme 

age, mais frere et soeur avec ecart d'age. Voila pourquoi notre sujet de these 

nous semble pertinent: les relations fraternelles. Dans sa these, Jean-Marc 

Champagne constate que «Ia romanciere privilegie I' enfance dans son 

oeuvre» '. Plusieurs auteurs ont etudie la famille dans les romans d' Anne 

Hebert. Champagne etudie les rapports entre I' enfant et les parents des textes 

hebertiens. II parle de la domination parentale et du desir des enfants de 

revenir au passe pour retrouver Ie bonheur perdu de I' enfance. Quant a Denise 

Lemieux, elle etudie Ie theme de I'enfance dans la fiction quebecoise selon une 

approche sociologique. Elle analyse Ie theme de I' enfance pour montrer Ie lien 

' Jean-Marc Champagne, L'Enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maTtrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 9. 
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entre I' enfant et une societe en voie de modernisation. Nous esperons apporter 

un eclairage original en faisant une etude intra-intertextuelle sur Ie theme des 

relations fraternelles dans Les chambres de bOis, Les enfants du sabbat et 

l'Enfant charge de songes, surtout, puisqu'on n'a pas encore etudie Ie troisieme 

roman, l'Enfant charge de songes. Notre etude portera sur Ie rapport fraternel 

entre Ie frere et la soeur hebertiens en fonction de la problematique du me me 

et de I'autre, representee surtout par la relation endogame et la relation 

exogame du couple. 

Nous avons choisi de concentrer notre etude sur trois romans, Les 

chambres de bois publie en 1958, Les enfants du sabbat publie en 1975 et 

l'Enfant charge de songes publie en 1992 pour y montrer la nature et 

I'evolution des relations fraternelles dont no us essayerons de degager la 

signification. Les trois livres, bien qu'ils ne se succedent pas immediatement 

(Anne Hebert a publie d'autres romans entre temps) sont marques par la 

presence d'un couple fraternel, un frere et une soeur qui evoluent de I' enfance 
-,.( 

a I' age adulte. Dans Les chambres de bois nous analyserons la relation entre 

Michel et Lia qui se trouve etre une relation du meme au meme (endogame et 

narcissique) : Dans Les enfants du sabbat, no us examinerons Ie rapport 

fraternel entre Joseph et Julie qui se presente comme une relation du meme a 

I'autre (exogame, oppositionnelle). Dans L'Enfant charge de songes, la relation 

entre Ie frere, Julien et I'autre, Aline se presente comme un compromis 
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(endo/exogame; ni narcissique, ni oppositionnelle). Elle marque I'avenement de 

la difference. 

Notre travail se presentera essentiellement comme une analyse intra-

intertextuelle du theme des relations fraternelles dans les trois livres d' Anne 

Hebert. Notre methodologie consiste donc en une etude thematique et intra-

intertextuelle. Notre recherche se divise en deux parties. La premiere partie 

sera consacree entierement au theme des relations fraternelles et la deuxieme 

partie au theme de I'espace. Dans les deux parties se dessinera une evolution 

parallele entre les relations fraternelles dans les trois textes hebertiens. Chaque 

roman fera I'objet d'une analyse individuelle et Ie dernier roman, l'Enfant charge 

de songes no us menera a la conclusion, dans la mesure ou iI incarne Ie 

compromis entre I'endogamie et I'exogamie, entre la relation du meme au meme 

et celie du me me a I'autre. 

Nous emprunterons Ie neologisme, «intra-intertextualite» utilise par 

Brian Fitch2 pour examiner les memes echos qui resonnent d'un texte hebertien 

a I'autre et qui n'appartiennent qu'a I'imaginaire d' Anne Hebert. Dans Ie 

premier chapitre de notre etude, nous commencerons par examiner les 

similarites entre des themes releves dans Les chambres de bois, Les enfants du 

sabbat et l'Enfant charge de songes. Dans ces romans, les couples fraternels 

2Brian Fitch, «L'intra-intertextualite. Interlinguistique de Beckett. La 
problematique de la traduction de soi» Texte 2 (1983): 85. 
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sont composes d'un frere et d'une soeur, ce qui nous permettra de poser Ie 

probleme de la construction sociale de I'homme (frere) et de la femme (soeur), 

et de leur relation. Le frere et la soeur hebertiens representent une relation du 

meme au meme, dans la mesure ou ils appartiennent a la me me famille, mais 

aussi une relation du meme a I'autre, ou a la difference parce qu'ils sont de 

sexe different. 

y 
Les relations fraternelles ont pour but de garder I'integrite et 

I'authenticite de I'enfance. Les couples fraternels des trois romans d' Anne 
y 

Hebert se cachent de la societe pour former une forte et intime relation sans 

intervention sociale. Dans Les chambres des bois, Michel dit a Catherine qu'ils 

(Michel et Lia) refont «Ie pacte d'enfance et nul n'aura acces jusqu'a [eux]» 

(CS, p.189). Joseph et Julie dans Les enfants du sabbat «se promettent 

alliance et fidelite» (ES, p.87) et dans L'Enfant charge de songes, Julien «serre 

dans sa main la main de sa petite soeur» (EC, p. 29). Dans notre premier 

chapitre, no us allons surtout percevoir une relation du meme au meme, une 

sorte du narcissisme a deux (frere et soeur) malgre la difference sexuelle. Le 

lien narcissique represente une «exaltation de sa propre essence, la decouverte 

et la preservation du moi Ie plus profond»3. Nous examinerons aussi Ie rapport 

qu' entretiennent les couples frere/soeur dans les trois livres d' Anne Hebert avec 

3 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles; mythes, 
reves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres (Paris: Laffont, 
1969) 419. 
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I'autorite sociale, representee surtout par les parents, courroies de transmission 

de la loi sociale, donc de la socio-sexuation. 

Nous verrons que dans chaque roman, la representation du rapport 

fraternel peut EHre interpretee comme un commentaire sur la question de la 

socio-sexuation. Chaque roman presente cette socio-sexuation sous un angle 

different. Selon nous, la socio-sexuation signifie comment I'individu absorbe 

et fait sienne la representation de son sexe (<<gender») que lui offre la societe 

par Ie biais du langage, du comportement et de la sexualite valorises etc. Dans 

Ie premier roman, Les chambres de bois, en analysant Ie rapport entre Michel 

et Lia, on etudiera dans quelle mesure leur lien quasi-incestueux represente une 

contestation de la socio-sexuation. Dans Ie deuxieme roman, Les enfants du 

sabbat, Joseph et Julie vivent une relation quasi-incestueuse pendant leur 

enfance, mais des qu'ils sont socialises, leur lien est brise et leur relation 

devient oppositionnelle. Nous verrons comment Ie troisieme roman, l'Enfant 

charge de songes, pourrait etre considere comme porteur de compromis. 

Notre deuxieme chapitre presente une etude intra-intertextuelle de 

I'espace. Nous verrons que I'etude de la semiologie de I'espace contribue 

beaucoup a enrichir I'interpretation des trois romans hebertiens. Nous 

aborderons I' espace social represente par la maison familiale, la chambre 

conjugale, Ie couvent et I' armee . En analysant les espaces sociaux, nous 

verrons que ces espaces constituent une construction ideologique qui impose 
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la socio-sexuation, et qui est illustree negativement par Ie narrateur. Ensuite 

no us verrons si Ie narrateur privilegie I' espace fraternel represente par la foret 

et enfin nous etudierons un espace scriptural: I'espace-temps du recit. Nous 

verrons que cet espace scriptural est lie a I'espace fraternel. Nous essayerons 

de savoir si Ie meme systeme d'echos que celui rei eve dans Ie premier chapitre 

se retrouve aussi sur Ie plan spatial, s'il s'en degage les memes differences et 

selon la meme evolution. Dans notre conclusion, no us nous demanderons ce 

que cette evolution signifie pour Ie personnage feminin en particulier. 



CHAPITRE I: ETUDE INTRA-INTERTEXTUELLE 
SUR LE THEME DES RELATIONS FRATERNELLES 

Les trois romans d' Anne Hebert sont marques par la presence d'un 

duo fraternel dont la relation se traduit a la fois par un rapport de similitude (ils 

appartiennent a la meme famille) et de difference teintee d'une connotation 

incestueuse (Ie frere et la soeur formant un «couple» dans I'oeuvre d' Anne 

Hebert). Cette configuration de personnages constitue un noyau stable, d'un 

roman a I'autre, une sorte de denominateur commun. Ce premier chapitre 

constitue une etude de la nature des relations fraternelles dans Les chambres 

de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes. Dans notre 

analyse nous explorerons les ressemblances, ainsi que les decalages, qui creent 

une difference significative d'un texte a I'autre, afin de tracer une evolution du 

lien fraternel hebertien. 

Dans Ie premier roman, Les chambres de bois nous analyserons la 

relation endogame que vivent Michel et Lia. Le frere et la soeur y jouissent -x 

d'un rapport harmonieux vecu dans un cocon isole de la societe, ce qui pourrait 
x 

signifier une contestation de la socio-sexuation traditionnelle. Dans Les enfants 

du sabbat, les relations fraternelles s'inserent davantage dans Ie tissu social, 

mais la societe fonctionne selon un systeme dichotomise; Ie frere et la soeur 

7 
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doivent se situer par rapport a un systeme d'oppositions et non pas de 

complementarite, ce qui detruit la relation fraternelle. Dans ce roman, no us 

verrons que la dichotomie conflictuelle a laquelle est confronte Ie rapport 

fraternel constitue un commentaire sur les contraintes sociales qu'apporte 

I'exogamie. Le troisieme roman, l'Enfant charge de songes, pourrait etre 

considere comme Ie texte du compromis entre Ie lien endogame (hors societe) 

et Ie lien exogame (exige par la loi sociale). 

Lire ces trois romans en portant une attention particuliere sur Ie 

couple fraternel, nous mene inevitablement a imaginer que Ie narrateur decrit 

la me me famille d'un roman a I'autre. Dans chaque roman, bien que I'inceste 
y 

ne so it jamais nomme, Ie «couple» fraternel semble vivre une relation quasi 

incestueuse tout en demeurant platonique. Le frere et la soeur hebertiens 
.' 

tissent cette tres forte et tres intime relation a cause d'une enfance 

problematique, due a une domination blessante de la part de leurs parents dans 

la maison familiale. Le regard des autres (la societe) les fige dans leur bas age. 

Par exemple, la servante de Michel et de Lia dans Les chambres de bois, appelle 

Ie frere et la soeur comme on appellerait des poussins: «petits, petits, petits .. » 

(CS, p.176). Selon Ie pere de Joseph et de Julie dans Les enfants du sabbat, 

les enfants sont ses «petits maudits» (ES, p.85) et dans l'Enfant charge de 

songes, Lydie dit de Julien et d'Helene, Ie couple fraternel, qu'ils vont rester 

«Petits, Petits, Petits» (EC, p. 56), sous Ie pouvoir absolu de leur mere, Pauline. 
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Le pere et la mere essaient de fixer leur progeniture dans I' enfance et d' arreter 

leur developpement afin de toujours assurer leur pouvoir parental. 

Dans les trois romans, Ie narrateur ou Ie protagoniste decrit une 

famille non fonctionnelle. Les «petits» ont so if d'un amour parental dont ils 

sont prives. Comme Jean-Marc Champagne I'explique, pour perpetuer leur 

domination sur les enfants, les parents traitent leur progeniture comme des 

esclaves4. Dans Les chambres de bois, Michel et Lia, Ie couple fraternel, sont 

decrits la premiere fois comme de petits esclaves de leur pere, un chasseur qui 

possedait «une grande hauteur» (CS, p.29): 

«L'homme marchait devant, en de longues enjambees. La fille 
suivait, s' effon;:ant d' aller vite et droit, malgre Ie fusil qu' elle portait 
en bandouliere. Le fils venait loin derriere, tete basse, accable so us 
Ie poids de la gibeciere» (CS, p.29). 

L'oncle de Catherine remarque que la mere de Michel et de Lia «s'entourait 

souvent de faste et de cruaute» (CS, p.31). Joseph et Julie, dans Ie roman Les 

enfants du sabbat, sont de petits serviteurs et des complices de leurs parents 

sorciers pendant Ie sabbat de leur enfance qu'evoque Julie devenue soeur Julie 

de la Trinite: «Adelard et Philomene se tiennent pres de I' autel. Le petit gar90n 

et la petite fille a leurs pieds, en guise de servants de choeur .. » (ES, p.37). 

Julien et Helene dans l'Enfant charge de songes sont toujours «charges par leur 

mere d'aller chercher Ie courrier, au bureau de poste de la gare» (EC, p.29) bien 

4Jean-Marc Champagne, L'enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maltrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 25. 
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qu'ils aient «tres peur tous les deux de ce defile de betes ruminantes, .. » (EC, 

p.29) qui se trouvent sur la route. Donc, les parents ne sont decrits que dans 

une fonction de punition et non de protection; ils semblent punir leurs enfants 

d'etre nes5. $ 'est a cause de la «negligence ou de la maladresse de l'adulte»6 

que Ie frere et la soeur etablissent une union incestueuse emotive et spirituelle 

pour conserver «Ia purete de I'enfance» (CS, p.119), pour «se promettre 
X 

alliance et fidelite» (ES, p.87) «dans leurs chambres contigues» (EC, p.46), 

c' est-a-dire pour se creer une enfance heureuse et solidaire contre la presence 

cruelle de leurs parents et loin d'elle. C'est I'influence nuisible de leurs parents 

qui invite cette relation quasi incestueuse entre Ie frere et la soeur hebertiens. 

5L'idee de punir les enfants d'etre nes pour une faute orginelle appara'lt deja 
dans Le Torrent ou Claudine, la mere de Fran<;:ois veut qu'il rachete la faute 
qu'elle a commise dans Ie passe (la faute etant d'avoir un fils, illegitime, 
Fran<;:ois). Voici ce qu' Anne Hebert exprime dans une entrevue au sujet de la 
faute originelle: 

«C'est tres dur d'apprendre <;:a (Ie peche originel) a des enfants, 
quand on y croit. Moi je prenais <;:a tres au serieux. La culpabilite a 
ete cultivee d'une fa<;:on epouvantable. On avait Ie don de cultiver 
la culpabilite chez les enfants. On se sentait presque coupable de 
vivre, d'etre». 

Donald Smith, «Anne Hebert et les eaux troubles de I'imaginaire», Lettres 
quebecoises 20 (1980-81): 68. Dans ces trois romans, selon Anne Hebert, les 
parents ont «Ie don de cultiver la culpabilite chez leurs enfants». 

6 Jean-Marc Champagne, L'enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maltrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 9 . 
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Dans tous les cas, Ie frere et la soeur vivent dans un cocon protecteur, tisse par 

eux et pour eux, loin de I'autorite parentale. 

Puisque les couples fraternels dans Les chambres de bois, Les 
'/ 

enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes ne re<;:oivent aucune affection 

parentale, ils se tournent vers eux-memes: «L'enfant d' Anne Hebert ne sa it pas 
x 

ce que c'est que d'aimer et d'etre aime .. »7. C'est ce manque d'amour parental 

qui mene a I'union fraternelle8. Dans Les chambres de bois, abandonnes par 

leurs parents, Michel et Lia <des deux enfants, seuls, blottis au bord du feu de 

bois, .. font un pacte et se jurent fidelite» (CS, p.127). Lia rappelle a son frere 
X 

I'abandon parental en lui disant qu'ils ne sont que «deux pauvres enfants 

perdus» (CS, p.127). Dans Les enfants du sabbat, pendant que Joseph et Julie 
X 

dorment, enfermes dans la cabane avec leurs parents, Ie pere, Adelard «chasse 

impitoyablement les enfants» (ES, p.85) de la chaleur du foyer ce qui provoque 

une dispute avec son epouse, Philomene. L'eloignement des parents force les 

enfants, Joseph et Julie a former une pacte qui resonne comme I'echo du pacte 

entre Michel et Lia: 

«Slottis I'un contre I'autre, sans aucune parole echangee, Ie petit 
gar<;:on et la petite fille se promettent alliance et fidelite, desirant de 

7Champagne 51. 

8Denise Lemieux remarque que dans Les chambres de bois, c'est I'absence 
d'un amour parental mene a la formation d'un couple fraternel: «La source de 
leur pacte de fidelite, c' est I' abandon de la mere et de la servante». Denise 
Lemieux, Une culture de la nostalgie (Montreal: Boreal Express, 1984) 171. 
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toutes leurs forces faire front commun contre les puissances de la 
cabane .. » (ES, p.87). 

Dans l'Enfant charge de songes, Ie pere de Julien et d' Helene part et les 

enfants se trouvent sous I'autorite absolue et devorante de la mere qui ralentit 

la croissance mentale des enfants. Prives d'affection, les enfants des trois 

romans d' Anne Hebert se trouvent egares, abandonnes, donc, ils n' ont pas 

d'autre choix que de se solidariser en un couple fraternel pour recevoir I'amour 

dont ils manquent. 

Leur relation est quasi-incestueuse dans Ie sens psycho-mental du 

terme; Ie rapport fraternel y est mimetique, narcissique. Le frere et la soeur 

hebertiens s'aiment parce qu'ils se ressemblent. L'auteur decrit Ie couple 

fraternel dans Les chambres de bois comme des etres «semblables et 

fraternels» (CB, p .99). Catherine, I' epouse de Michel, reconnaTt que «Ie charme 

de parole de Lia .. etait celui meme de Michel» (CB, p.96) et Ie frere et la soeur 

portent tous les deux une marque, une «petite veine en Y sur Ie front» (CB, 

p.99) qui est Ie «signe des poetes» (CB, p.99). Notons que Ie «Y» est une 

lettre liante, intermediaire entre la voyelle et la consonne, une lettre qui est la 

marque du lien de entre Michel et Lia; ils partagent Ie me me esprit createur. 

Dans Les enfants du sabbat, enfermee entre les murs du couvent, soeur Julie 

de la Trinite reyoit aussi soudainement une marque sur ses poignets, celie de 

«deux J majuscules» (ES, p.97) qui representent les initiales de Joseph et de 
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Julie. Ce «J» ressemble au «Y» trace sur Ie front de Michel et de Lia. Le frere 

et la soeur hebertiens sont comme une seule entite. Dans l'Enfant charge de 

songes, Julien et Helene sont decrits comme des jumeaux. Helene «s'attache 

aux pas [se son frere]» et Julien dit meme a sa soeur: «Quelle colle forte tu 

fais, ma pauvre Helene!» (EC, p.68). Dans ce roman, on remarque que Julien 

devalorise ce rapport fraternel par Ie mot «colle», qu'il utilise pour decrire sa 

soeur. 

Dans Les chambres de bois et dans Les enfants du sabbat, la relation 

narcissique est renforcee par ce qui pourrait etre un rappel du my the egyptien 

d'Osiris et d'isis, Ie frere et la soeur qui se sont epouses9. Le frere et la soeur 

hebertiens «revenaient sans cesse, en rois et reines de cartes, se posant 

mutuellement la couronne sur la tete, .. » (CB, p.103-4). La lettre «Y» qui 

marque ici Ie couple fraternel peut signifier la couronne d'isis, formee comme 

des cornes de vache qui forment la lettre «Y». Cette union narcissique a pour 

but de conserver la purete de leur sang royal attribue a I'enfance, contre toute 

representation de I'autorite sociale. Nous nous refererons a la definition de 

I'inceste cites par Jean Chevalier et Alain Gheerbrant. lis disent: 

«L'inceste symbolise la tendance a I'union des semblables, v 0 ire 
I' exaltation de sa propre essence, la decouverte et la preservation du 
moi Ie plus profond. Cest une forme de I'autisme. On Ie rencontre, 

9George Hart, Dictionary of Egyptian Myths (London; Boston: Routledge & 
Kegan Paul, 1986) 101. Le poe me par Anne Hebert, «Le Tombeau des rois» 
illustre Ie meme theme de la mythologie egyptienne. 
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d'apres la plupart des mythologies, dans les relations entre les dieux, 
entre les pharaons et les rois, dans les societes closes, qui veulent 
garder et renforcer leur suprematie essentielle» 10. 

Nous trouvons que cette d8tinition decrit bien la relation fraternelle dans les 

trois romans d' Anne Hebert que nous etudions. Le rapport entre Ie frere et la 

soeur (<<I'union des semblables») represente une forme de narcissisme. 

L'etranger qui entre dans I'union endogame fraternelle souille cette 

purete. Par exemple, Michel et Lia se disputent souvent pour avoir tous les 

deux souille leur lien endogame en epousant quelqu'un hors de leur famille. 

L'etranger est quelqu'un d' «immonde» (CB, p.124) dit Michel a sa soeur. Dans 

Les enfants du sabbat, Joseph et Julie refletent egalement I'image d'Osiris et 

d'isis. Dans Ie couvent, apres avoir appris que Joseph s'est marie et que sa 

femme, Piggy va accoucher, Julie se sert de son pouvoir diabolique pour 

ecraser I'etrangere, Piggy et son enfant qui polluent Ie sang familial. Notons Ie 

nom, Piggy qui signifie Ie cochon sacrifie pendant Ie sabbat, mais aussi la 

souillure: «Piggy-Wiggy, ma petite salope [pense Julie], va te faire fourrer dans 

ta soue [qui appelle boue en echo] par qui tu voudrais, mais ne compte pas sur 

mon frere pour .. » (ES, p.93-4). On dirait que soeur Julie ne veut pas que Piggy 

souille Ie sang fraternel. La relation fraternelle se presente encore ici comme 

mimetique et narcissique. Mais, comme Ie Narcisse mythique, captive par sa 

10 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles; mythes, 
reves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres (Paris: Laffont, 
1969) 419. 
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propre image et qui s'est nove dans I'eau, Ie couple fraternel des Les chambres 

de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes risque de sombrer 

dans I'eau profonde de leur «identite» commune en vivant une relation repliee 

sur eux-meme, comme nous Ie constaterons dans Ie deuxieme chapitre. 

D'un roman a I'autre, nous avons releve les similarites dans la 

recurrence du theme des relations fraternelles. L'union fraternelle naTt du 

manque d'amour parental, donc, Ie frere et la soeur se tournent I'un vers I'autre 

pour creer leur intimite. Ce lien incestueux de nature narcissique est vecu dans 

une exaltation de leur «moi» partage . Afin de suivre I' evolution de cette 

relation, il nous faut examiner maintenant chaque texte separement. Le trace 

des differences, d'un texte a I'autre, nous permettra d'offrir une nouvelle 

lecture du theme des relations fraternelles dans ces trois romans. 

Michel et Lia representent Ie couple fraternel dans Les chambres de 

bois. lis quittent leurs parents dans la maison des seigneurs (qui connote une 

autorite medievale, depassee) et s'installent dans les chambres de bois a Paris, 

afin de vivre leur relation. 

A travers Ie frere et la soeur dans Les chambres de bois, Ie narrateur 

met en question I' ordre social dans son espace premier, celui de la famille . La 
x 

societe inculque la regulation des instincts, ce qui mene a leur repression . 

L'inceste, tabou supreme doit se cacher parce que la loi Ie condamne. Le 
X 

narrateur denigre-t -il la loi sociale en creant ces couples quasi incestueux? La 
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recompense de ce rejet des croyances instaurees sera it Ie retablissement du moi 

pre-social (avant que la socialisation a lieu). Michel et Lia forment un couple 

endogame, s'opposant a la loi exogame de la societe et a la socio-sexuation, 

qui impose Ie mariage et oblige a executer des roles dictes. 

Mais Michel et Lia ont aussi defait leur «pacte» de «fidelite» (CS, 

p.127) car Michel epouse quelqu'un hors de leur famille, une etrangere, 

Catherine. Quand Michel epouse Catherine, qui represente I'etrangere, ce n'est 
y 

pas pour se conformer a I'exogamie, son but est de se venger de Lia qui, en se 

mariant la premiere avec un etranger (non nomme, donc sans importance), a 

detruit «Ie pacte d'enfance» (CS, p.189). Dans sa relation exogame, Michel 
X 

devient Ie mari stereotype tandis que Catherine endosse les caracteristiques 

«feminines». Michel manifeste une agression et une violence liees au 

stereotype masculin Ie plus banal: «II I'emmena (Catherine) sur Ie lit et la 

posseda avec maladresse et fureur» (CS, p.116). Catherine est decrite comme 

prisonniere de son mario Elle entre dans Ie paradigme du stereotype feminin 

marque par la passivite et la mimesis; elle n'apprend «des fables et des poemes 

par coeur» (CS, p.84) que pour «devenir ce que Michel desirait qu'elle fat» (CS , 

p.84). Elle devient alors I'esclave de son mari dans les chambres de bois . La 

mimesis imposee par la socio-sexuation n'est pas ici signe de fusion 

harmonieuse mais, d' esclavage. 
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Dans Ie rapport exogame entre Lia et son epoux, Lia devient la 

femme stereotypee; elle etait soumise a son mari comme elle I'explique a son 

frere: 

«' Je lui ai ete soumise jusqu'a la derniere honte. Tu m'entends, dis, 
Michel, soumise com me une chienne battue, et je me suis trainee a 
ses pieds pour qu'il me garde et me prenne encore une nuit, rien 
qu'une autre nuit . .'» (CS, p.124). 

Le lien exogame consacre par la societe, est connote ici 

negativement parce que Ie narrateur fige I'epoux et I'epouse, Michel et 

Catherine, Lia et son mari dans une description qui a recours aux cliches. Par 

contre, quand Ie narrateur decrit Michel et Lia, Ie couple fraternel, il brouille les 

stereotypes en inversant les roles. Michel et Lia semblent detenir la clef qui 

libere de la prison de la socio-sexuation. Par exemple, Michel represente les 

qualites feminines(la nuit)", tandis qu' a la soeur sont associees les qualites 

masculines (Ie jour, Ie soleil). C'est Lia qui fait remarquer a Catherine que Ie 

soleil «irrite» Michel et «Ie blesse» (CS, p.96): 

«Lia parla du mal que la lumiere fit a Michel des sa plus tendre 
enfance .. il desirait rester sous I'ombre fraiche de la maison jusqu'au 
soir» (CS, p.96). 

Lia, elle, possede des caracteristiques dites «masculines»: 

"Selon une religion chinoise, Ie tao'isme, Ie Yin represente la femme ou la 
lune et Ie Yang signifie I'homme ou Ie soleil. La religion tao'iste explique que Ie 
secret de la bonte derive de I'accord avec la nature dans I'harmonie entre Ie Yin 
et Ie Yang. Antonio Gualtieri, Search for Meaning (Montreal: Guernica, 1991) 
63. Michel et Lia representent aussi ces deux facettes de cette 
complementarite. 
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«Elle [Lia] d'un air pointu, sans regarder Catherine et ses soeurs, 
qu'elle avait chasse des avant Ie jour, a travers les marais et que la 
gibeciere etait pleine de cailles. Le petit gar<;:on [Michel] dit qu'iI 
avait la fievre. II leva vers Catherine son visage effraye baigne de 
larmes, et il ajouta tout bas, que son pere I'obligeait a porter la 
gibeciere lourde d' oiseaux blesses» (CB, p. 29). 

La relation frere et soeur represente Ie rejet de la socio-sexuation. Michel et Lia 

montrent ainsi Ie desir de recreer «Ia purete de I' enfance» (CB, p. 119), I'individu 

d'avant Ie social ou ~ors de lui. 

On pourrait dire que Michel et Lia representent deux facettes (Ie Yin 
~ 

et Ie Yang) de la complementarite12. lis sont artistes; tous deux sont pianistes 
"1-

de concert. Or, selon Virginia Woolf, la clef pour etre vraiment createur c ' est 

d'utiliser I' esprit «entier», ne de I'harmonie entre la masculinite et la 

feminite» 13. Ensemble, Michel et Lia s'harmonisent en un duo musical. 

Lorsqu'ils jouent du piano ensemble, ils jouent «des pieces lentes et sereines» 

(CB, p.119); cependant, quand Michel joue du meme instrument en I'absence 

12Nous avons dit que Ie rapport fraternel entre Michel et Lia represent e aussi 
une forme du narcissisme. lis s'aiment parce qu'ils partagent Ie me me sang 
familial, Ie meme talent musical et Ie meme espace, mais jusqu'a un certain 
point, ils representent egalement une relation de complementarite, surtout 
devant Catherine, la femme exogame. 

13Nancy Topping Bazin cite Virginia Woolf quand Woolf definit I'androgynie 
dans son livre . Nancy Topping Bazin, Virginia Woolf and the Androgynous 
Vision (New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 1973) 3 . June Singer 
dans son livre, dit que I'androgynie represente la complementarite de la 
«masculinite» et de la «femininite» . June Singer, Androgyny: Towards a New 
Theory of Sexuality (Garden City, N.Y.: Anchor Press, 1976) 22. Dans Les 
chambres de bois, Michel et Lia signifient cette complementarite de la 
masculinite et de la feminite. 
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de sa soeur, sa femme Catherine «entendit des accords stridents plaques au 

piano, suivis d'un bruit de verre brise» (CS, p. 71). L'instrument de musique 

devient un signe de leur relation. L'intervention de Catherine, c'est-a-dire celie 

de la societe exogame et de la socio-sexuation qu'elle impose, est connotee 

negativement dans Ie texte. Catherine n'apporte que tension et desequilibre 

dans la relation harmonieuse que vit Ie couple fraternel. 

Mais I' espace qui entoure Ie frere et la soeur dans Les chambres de 

bois marque I'enfermement dans I' enfance comme stagnation et desintegration, 

comme cercle vicie: «Ce cercle de verres sales et de cendriers debordants de 

megots entourant un livre ouvert» (CS, p.187). Michel et Lia se replient dans 

les chambres de bois ou peu a peu ils se delitent, se devitalisent: lis ne veulent 

«plus manger de vif et de colore» (CB, p.1 05); ils rejettent Ie vivant et la realite 

qui les entoure. Le refus de la societe, s/il aide a conserver la purete, n/en est 

pas pour autant viable; iI mene a la mort. Le couple fraternel est pris entre 

marteau et enclume: entre rejet de la loi et une stagnation deliquescente. lis 

veulent arreter Ie temps, mais Ie temps ne s'arrete pas. 

Le narrateur montre I'aboutissement negatif du rapport fraternel 

permettant au lecteur de I'interpreter ainsi: une relation endogame ne peut se 

vivre dans une societe basee sur I' exogamie. Catherine qui represente 

I' exogamie fuit Ie cercle fraternel (Ies chambres de bois) pour commencer une 

vie exogame, heureuse avec Bruno vu dans une lumiere positive et saine 
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comme du pain complet. Mais ce changement ne se produit que dans les 

dernieres pages du livre et Ie clot. 

Une analyse de la signification du rapport fraternel entre Julie et 

Joseph dans Les enfants du sabbat autorise I'interpretation que ce lien 

constitue une mise en scene d'une critique de la dichotomie (I'homme et la 

femme representent deux poles antithetiques) instauree par la socio-sexuation. 

Dans Les enfants du sabbat, Joseph et Julie habitent dans la montagne de B .. , 

avec leurs parents, les sorciers, Adelard et Philomene. Petits, Ie frere et la 

soeur vivent une relation fraternelle complice, fusionnelle et heureuse. Jeunes 

adultes, Joseph et Julie se separent. Le frere decide de quitter sa soeur et 

s'enrole dans I'armee, tandis que Julie lui promet d'entrer au couvent. Le 

couvent et I'armee representent deux poles de la socio-sexuation. C'est alors 

qu' advient la dichotomie source de conflits et de malheurs. 

Le narrateur inscrit la dichotomie conflictuelle, non seulement dans 

les relations fraternelles, mais, aussi dans I'architecture romanesque marquee 

egalement par I'affrontement des oppositions. Dans Les enfants du sabbat, que 

ce soit dans I'univers ecclesiastique, celui des dames du Precieux-Sang, ou 

dans Ie «monde inverse» (ES, p.42) represente par les sorciers, Philomene et 

Adelard, I'homme et la femme sont toujours en opposition. Ce rapport 

d'antagonisme entre homme et femme aboutit au sacrifice de la femme, 

Philomene. C' est I'image du couteau qui represente ce sacrifice, en creant une 
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unite metaphorique. Elle est liee a la fois a Adelard Ie sorcier et a l'Eglise, tous 

deux detenteurs du pouvoir patriarcal base sur la notion de sacrifice. C'est Ie 

«pere» qui officie dans les deux cas; Adelard plante sa <dame» (ES, p.41) «dans 

la gorge de I'animal» (ES, p.42) pendant Ie sacrifice du cochon. Le sexe me me 

d' Adelard est presente comme un couteau par contamination d'images; pendant 

I'initiation de Julie decrite comme un viol, Adelard «avait un couteau attache 

par une ficelle autour du cou ... 11 prit dans sa main son sexe .. et Ie mit de force 

dans Ie petit sexe de la fillette qui hurla de douleur» (ES, p.44) et il dit a sa fille 

que Ie sang qui coule entre ses cuisses n'est pas «son propre sang» (ES, p.44), 

mais «Ie sang du petit cochon egorge» (ES, p.44). De meme, la coiffe que Julie 

doit porter au couvent est aceree et blesse comme un canif: 

«Ce n' est pas que rna coiffe me brule deja, mais je la sens tres bien 
a nouveau Ie long de mes joues, comme si elle etait dessinee sur rna 
peau avec un canif tres fin, a peine appuye» (ES, p.15). 

C' est ce couteau 14 du sacrifice patriarca I qui separe les deux sexes et les rend 

ennemis. Meme lorsque I' ordre de la loi est inverse dans Ie sabbat, la 

dichotomie demeure et la femme y est aussi la victime sacrifiee. 

Philomene, seule en I'absence de son partenaire violent est pleine de 

douceur. Le narrateur etablit un contraste total (douceur/violence) entre les 

14Notons que dans Les fous de Bassan, I'image du couteau signifie 
egalement la violence masculine. Stephens, decrit selon Ie stereotype masculin, 
est toujours associe au couteau, a la violence et au viol. Anne Hebert, Les fous 
de Bassan (Paris: Editions du Seuil, 1982) 58 et 84. 
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deux scenes d'inceste. Dans I'inceste entre la mere et son gan;on Joseph, ce 

que Philomene appelle la «ceremonie au gan;on» (ES, p.99) la mere «se degage 

doucement et retourne Ie corps de son fils» (ES, p.99). Elle «se couche sur lui, 

se livre aux caresses les plus tendres qu'elle ait jamais prodiguees» (ES, p.99). 

La mere seduit par la douceur tandis qu' Adelard viole Julie et lui dit «qu'i1 la 

tuerait si elle criait» (ES, p.44). Seule la mere15 represente la «beatitude»16 

(ES, p.58) selon Ie narrateur, tandis que de la presence paternelle nait la 

violence 17. Le rapport entre les epoux est aussi decrit comme une lutte: 

«On pourrait se croire a nouveau dans Ie ventre de la mere, garde par 
la force du pere. Mais lorsque Ie pere livre combat a la mere, il 
chasse impitoyable-ment les enfants du sac de couch age. 
--Dehors, mes petits maudits! 
La bataille entre Ie pere et la mere peut durer toute la nuit» (ES, 
pp.85-86). 

Le narrateur accentue I'opposition entre Ie pere (Ia violence) et la 

mere (la beatitude) par Ie contraste des couleurs. Philomene est representee 

par les couleurs vives tandis qu' Adelard porte la couleur de la mort: «Philomene 

n'a pas pris Ie temps d'enlever son chapeau bleu, avec un oiseau dore et une 

rose rouge» (ES, p.64). «Son chapeau (d' Adelard) noir tache de sueur» (ES, 

15Notons que «Philomene» porte Ie nom «Philo» qui veut dire ami. 

160ans Les fous de Bassan, la mere de Stephens represente aussi la 
beatitude; elle s'appelle «Beatrice». Anne Hebert, Les fous de Bassan (Paris: 
Editions du Seuil, 1982) 87. 

17Rappelons que Michel dans Les chambres de bois est aussi violent envers 
sa femme, Catherine, p. 116. 
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p.96). «La merveilleuse robe rose (de PhiiomEme)>> (ES, p.58). Adelard porte 

un «costume noir» (ES, p.58). Pendant I'initiation de Julie, Julie decrit les seins 

de sa mere «en pluie de couleurs» (ES, p.65) tandis qu'elle remarque que son 

pere est «barbouille de noir» (ES, p.65). 

Dans Les enfants du sabbat, que ce so it dans I'univers traditionnel 

(I'Eglise) ou inverse (Ie sabbat), la femme est per9ue par les representants de 

I'ordre social non comme la difference complementaire, mais comme I'autre 

negatif de I'homme qui doit etre extirpe, rejete. Par exemple, au couvent, Ie Dr 

Painchaud veut operer soeur Julie pour «jeter aux ordures tout ce bataclan 

obscene [ovaires et matricel qui ne peut servir a rien» (ES, p.72). En fait, les 

«ovaires» et la «matrice» servent beaucoup a Julie, car plus tard soeur Julie 

enfante «par magie» (ES, p.174) parthenogenetiquement. Dans Ie monde 

inverse represente par les sorciers et Ie sabbat, Philomene est «condamnee» 

(ES, p.116) a mort par son mari, «Ie dieu froid» (ES, p.116) parce qutelle Ita 

trahi en echouant a commettre I'inceste avec son fils, car «LE PLUS GRAND 

SORCIER ET MAGICIEN EST CELUI QUI NAIT DE LA MERE ET DU FILS» (ES, 

p.96). Adelard, Ie mari, met Ie feu a la cabane pour brOler/punir sa femme et 

il part «joyeusement» (ES, p.117), «Ie chapeau en arriere de la tete, les mains 

dans les poches» (ES, p.117). Ainsi, Ie narrateur illustre que les deux m~ndes, 

officiel ou inverse, polarisent I'homme et la femme . Dans les deux univers, 
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c'est I'homme-dieu ou sorcier qui preside, officie et detruit la femme, qu'elle 

soit epouse ou fille. 

Dans Les enfants du sabbat, Ie narrateur denonce cette me me 

dichotomie lorsqu' elle affecte Ie couple fraternel. Enfants, Ie frere et la soeur 

vivaient un rapport intime harmonieux contre <des puissances de la cabane» 

(ES, p.87). 

Au debut du roman, Joseph et Julie sont un is par un lien de 

complicite et I'accent est mis sur un pluriel de reciprocite ou de fusion non 

sexuee: 

«Avant fait Ie tour de I'arbuste, I'avant svstematiquement depouille, 
les enfants se retrouvent, epaule contre epaule, genoux contre 
genoux. 115 se barbouillent de mOres, visages, bras, jambes .. » (ES, 
p.59). 

La fusion represente Ie melange du masculin et du feminin et Ie terme «contre» 

est pris dans son acception relationnelle et non pas oppositionnelle. 115 se 

barbouillent de mOres couvrant ainsi leur identite, leur difference sexuelle, puis 

proches de I'animalite, ils «se lechent mutuellement» (ES, p.59). La preposition 

«contre» reyoit plus loin un second sens. Exprimant la contigu'ite pendant leur 

enfance, «contre» traduit un rapport d' opposition quand Joseph et Julie sont 

socialises. L'opposition atteint son paroxvsme quand soeur Julie se dedouble 

dans une vision pour quitter la me sse du couvent, afin de rejoindre Ie sabbat de 

son enfance. Joseph, lui a choisi au contraire I'ordre social et se lie it I'armee, 
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(l'institution garante et protectrice de I'ordre social) . Le lien qui unissait les 

enfants plus tot se dMait des qu'ils sont socialises. Le «contre» oppositionnel 

I'emporte, la rencontre n'est plus possible. 

Donc, la societe est pen;ue comme avant un effet destructeur sur Ie 

frere et sur la soeur. L'opposition fraternelle commence quand Joseph, Ie «petit 

Jesus» (ES, p.153) selon Julie, adopte la «tradition». II «vante la beaute des 

ceremonies religieuses» (ES, p.152). Joseph veut «entralner sa soeur avec lui 

sur la route etroite», «du cote des bons» (ES, p.151), mais c'est trop tard pour 

Julie parce qu'elle a ete «initiee tres jeune et [a ete] completement pervertie 

par..» (ES, p.152) et nous dirions, «pervertie» par son pere18. La 

differentiation sexuelle «marquee au couteau» par Ie pere qui s'approprie sa fille 

brise encore une fois Ie couple fraternel. La socialisation de la sexualite met en 

danger la relation fraternelle. Le sabbat, dans ses pratiques d'inversion, 

fonctionne toujours selon une loi, me me si celle-ci est inversee. 

Dans Les enfants du sabbat, soeur Julie essaie de recreer plus loin 

I'union fraternelle qu 'elle a connue avec son frere pendant I'enfance, mais en 

utilisant la magie de son «son pouvoir destructif» (ES, p.53) . Elle recourt a la 

force parce que son frere ne veut plus I'union fraternelle. II a opte pour une 

18Anne Hebert dit: «La montagne, c'est I'envers du monde. Julie, quand 
elle est violee par son pere, est a la fois epouvantee et fiere» Donald Smith, 
«Anne Hebert et les eaux troubles de I'imaginaire», Lettres Quebecoises 20 
(1980-1981): 71 . La fierte represente la transgression assumee de la loi 
familiale (I'ordre social). 
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relation exogame avec Piggy. Au niveau metaphorique, Ie desir de recreer 

I'union fraternelle est symbolise par Ie noeud que soeur Julie garde sous son 

habit. Selon Mircea Eliade, Ie noeud represente Ie desir de lier 19 une chose a 

une autre: 

«En somme, ce qui est essentiel dans tous ces rites magiques et 
magico-medicaux, c'est I'orientation qu'on impose a la force qui 
reside dans un «liage» quelconque, dans toute action de «lier»20. 

Dans Ie couvent, «on entend siffler la corde glissante» (ES, p.1 60) sur les 

cuisses de Julie: «On pourrait croire qu'elle tient entre ses mains une longue 

corde et fait des noeuds tres serres dedans» (ES, p .160) . Selon Eliade, Ie 

nouage peut signifier egalement un acte de defi: 

Or I'orientation peut etre positive ou negative, que I'on prenne 
d'ailleurs cette opposition dans Ie sens de «benefique» et de 
«malefique», ou bien dans Ie sens de «defense» et d' «attaque»21. 

Dans I'univers fraternel de I'enfance, I'action de lier est «benefique»: Julie 

essaie de se lier a son frere; dans I'univers social et adulte du roman, il acquiert 

un sens «malefique», «c ' est un crime abominable» (ES, p .160), selon 

I'aumonier, Leo-Z. Flageole qui explique : «Le nouage de I'aiguillette est un 

malefice qui empeche Ie nouvel epoux (Joseph) d'administrer Ie sacrement de 

19Notons que Ie nom «Lia» dans Les chambres de bois contient Ie verbe 
«lien> . 

2°Mircea Eliade, Images et Symboles ([Paris] : Gallimard, 1952) 14 7. 

21Eliade 147-148 . 
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mariage (la consommation sexuelle) a sa nouvelle epouse» (Piggy) (ES, p.160). 

Julie retient Joseph dans leur enfance en nouant malMiquement sa corde-penis 

pour I/empecher d/exercer sa sexualite conjugale. Ce qu/elle ne peut faire dans 

la realite, elle Ie fait en ayant recours a la magie. Le desir du retour a I'enfance 

se traduit par un desir d/inceste et se manifeste aussi oniriquement quand Julie 

pense: «Ah, quel reve est-ce lal» (ES, p.150) d/avoir «Ie sexe, plus tendre» 

(ES, p.150) de son frere dans son ventre «comme une hostie fondante dans 

[son] palais» (ES, p.150). Dans Les enfants du sabbat, I/inceste est nomme, 

desire comme un sacrement sacrilege (l'hostie), mais il fait partie de I'anti-Ioi, 

donc, de la loi. 

Par la sorcellerie, soeur Julie reussit a sacrifier l/etrangere22, la 

«Piggy-Wiggy d' Anglaise» (ES, p.160). L'etrangere, qu/elle soit Piggy dans Les 

enfants du sabbat ou Catherine dans Les chambres de bois doit etre exclue, 

sacrifiee, car elle represente I'exogamie, la sexualite consommee et sanctionnee 

par la societe. Notons que c'est toujours une femme qui est sacrifiee. 

Une fois que I' epouse et I' enfant de Joseph sont morts a cause du 

pouvoir malMique destructeur de soeur Julie, «une paix extraordinaire» (ES, 

p.187) s/installe et «Ia ville entiere dort» (ES, p.187); cependant, Julie ne 

22Michel et Lia dans Les chambres de bois reussissent a exclure Catherine, 
I' etrangere de leur «univers» (CB, p. 112) fraternel. 
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reussit pas a recreer Ie lien avec son frere; elle Ie condamne donc a une mort 

tragique pendant la guerre: 

«J'oublierai ce couvent de si pauvres magies, toute l'Eglise 
souffreteuse et mon frere Joseph qui m'a trahie. Ce condamne a 
mort merite son chatiment. Mais avant que son coeur ne lui eclate 
dans la poitrine, il faudra les derniers jours les plus rudes de la longue 
bataille de Cassino ... Joseph, avant que tu puisses mourir, non pas 
en paix, rna is dans I'horreur. Compte sur rna tete de meduse23 

penchee sur toi, au dernier moment. Que tu me reconnaisses 
seulement et je serai payee de mes peines» (ES, p.174). 

Hors de la societe, les enfants, Joseph et Julie sont unis. La societe 

(couvent/armee, religion/sorcellerie) les separe, les precipitent vers deux poles. 

Dans ce livre, Ie narrateur montre que la dichotomie incite dans les institutions 

sociales. Meme inversee, elles sont basees sur Ie sacrifice. Aucune solution, 

aucun compromis ne se presente: ni s'agripper a la purete de I'enfance, decrite 

comme deletere, ni obeir a l'anti-loi-per9ue comme equivalente de la loi 

constitue un choix satisfaisant, surtout pour la femme. 

Pour nous, la solution se presente sous forme de compromis entre 

I'endogamie et I'exogamie, dans Ie dernier roman, l'Enfant charge de songes, 

ce qui no us incite a considerer ces trois romans comme une trilogie. Dans ce 

23L'image de la tete de Meduse represente Ie pouvoir sexuel que la sorci ere 
ou la Meduse exerce sur I'homme et qui Ie change en statue. Puisque Joseph 
a offense sa soeur en admininistrant «Ie sacrement de mariage» (ES, p.160) a 
son epouse, Piggy, Soeur Julie voudrait changer son frere en statue en 
annihilant son pouvoir sexuel, voire en Ie statufiant par la mort. 
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livre, Ie couple fraternel forme par Julien24 et Helene, habite au bord de la 

riviere Duchesnay avec la mere, isole «du monde entier» (Ee, p.37). A I'ecart 

du pere et de sa loi patriarcale, les enfants vivent «une enfance interminable» 

(Ee, p.37) sous I'emprise maternelle. Le narrateur indiquerait que Ie stade de 

I'union fraternelle serait non souhaitable s'il se prolonge interminablement. Un 

beau jour, une etrangere, Lydie Bruneau arrive, montee sur un cheval pommele, 

pour changer la vie des habitants de Duchesnay. Elle devient Ie «mauvais 

genie» (Ee, p.59) de Julien et d'Helene, coupant Ie cordon ombilical qui attache 

Ie couple fraternel I'un a I'autre. 

Au debut du roman, Ie frere et la soeur connaissent une relation 

intime non sexuee, differente de celie vecue par les protagonistes de Les 

chambres de bois et de Les enfants du sabbat. Julien et Helene sont comme 

un frere et une soeur soudes comme des siamois. Helene qui a 14ans25 (Ee, 

p.4D) est comme une soeur physiquement sous-developpee quant aux signes 

24Notons I' echo entre Ie nom de «Julie» de Les enfants de sabbat et celui 
de «Julien» dans l'Enfant charge de songes; entre Lydie Bruneau (l'etrangere 
positive) et Bruno (l'etranger positif) de Les chambres de bois; cependant, dans 
L'Enfant charge de songes, Lydie se presente des Ie debut du livre tandis que 
Bruno n'est apparu qu'a la fin du roman. 

25Dans ce livre, il y a une difference d'age entre Ie frere et la soeur. Julien 
a seize ans tandis qu'Helene a quatorze ans. L'age du couple fraternel n'est 
pas mentionne dans Les chambres de bois et Les enfants du sabbat, ce qui 
pourrait indiquer que Ie frere et la soeur partagent une relation egale ou qu'ils 
constituent une entite. Dans l'Enfant charge de songes, la relation fraternelle 
est vite terminee par I'intervention de I'etrangere, Lydie et c'est celie (Helene) 
qui est plus jeune (moins socialisee) qui meurt. 
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secondaires de sa sexualite, avec ses «petits seins» et ses «hanches etroites» 

(Ee, p. 74). Sur Ie plan identitaire, Heleme presente aussi un manque. Lydie 

la per<;:oit comme larvee au stade animal, comme un chien: «Je la [Helene] 

siffle et elle vient» (Ee, p.1 01); elle n'a pas depasse Ie stade mimetique per<;:u 

ici negativement. Elle imite Lydie, ses cheveux sont «noues sur la nuque, it la 

mode de Lydie» (Ee, p.103). Julien, par contre, fait preuve d'originalite, de 

creativite dans sa poesie et dans son appreciation pour la musique classique. 

Donc, Ie rapport fraternel de Julien et d'Helene n'est plus viable. Helene est 

comme un jumeau siamois larve, incomplet; elle freine Ie developpement de 

I' autre completement forme physiquement et intellectuellement. Helene devra 

etre sacrifiee. 

En montrant Ie rapport de Julien et d'Helene comme non-viable, Ie 

narrateur (it la troisieme personne) semble signaler que I'union fraternelle doit 

connaTtre une fin parce que I'ordre endogame n'est pas vivable dans la societe 

d9finie par I'exogamie. II introduit I'etrangere Lydie, qui represente la difference 

(l'exogamie) brisant Ie lien physique fraternel entre Julien et Helene. La rupture 

du couple fraternel mene aussi it I'aneantissement de la mere, Pauline. Elle 

meurt parce qu'elle ne peut pas supporter la mort de sa fille, Helene. Le rapport 

mimetique et narcissique fane, laissant place it I'epanouissement de la 

difference. 
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L'etrangere Lydie etablit un rapport qui cependant dure peu. Lydie 

est decrite comme I' etrangere par la communaute des habitants de Duchesnay 

(la societe). Ainsi Alexis, fache contre Lydie parce qu'elle I'a insulte, I'appelle 

«etrangere» (Ee, p.53) et Pauline avertit meme ses enfants de se metier de 

Lydie, car elle «n'est qu'une etrangere, venued'on ne sait ou» (Ee, p.46). 

Lydie est porteuse de I'evenement; elle fait son «apparition» pour 

«changer la vie [des habitants de Duchesnay]» (Ee, p.45) qui ne connaissent 

qu'une existence enfermee sur elle-meme, et aussi pour rompre I'union 

fraternelle mimetique et narcissique . Dans l'Enfant charge de songes, la 

difference (l'etrangere) est maintenant connotee positivement par Ie narrateur. 

Lydie visite la ville de Duchesnay, «bonne et sans histoire» (Ee, p.45) et y brise 

Ie cercle mimetique. 

Lydie reussit a rompre Ie lien fusionne entre Julien et Heleme en «se 

glissant entre eux,.» (Ee, p.64) comme une sorte de chirurgienne qui separe les 

enfants siamois. L'image de la separation physique apparait quand Ie narrateur 

explique que Julien «attend tout d'elle [de Lydie], la revelation qui Ie dechire a 

I'avance: Ie couteau et la blessure» (Ee, p.94), la separation etant attendue 

dans la ferveur mystique. Lydie est la cause de la disparition d'Helene qui 

meurt «Ia tete fracassee sur les rochers» (Ee, p.1 08); en effet, Lydie voulait 

qu'Helene I'imite en sautant les rapides pour donner la preuve qu'elle est «forte 

et grande, a I'egale de [Ia] mere» (Ee, p.1 03). Mais Ie saut initiatique echoue 
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et Helene ne reussit pas a traverser «Ie coeur sauvage de la riviere» (EC, 

p.102). Rejoindre la mere et I'egaler s'avere impossible ou mortel pour la fille, 

que ce soit par I'inceste dans Les enfants du sabbat ou en traversant la riviere 

pour franchir Ie «seuil» de I'autonomie adulte. 

Apres la mort sacrificielle d'Helene, Pauline, la mere, meurt «d'une 

intolerable douleur» (EC, p.115) causee par la mort de sa fille, et Julien se 

trouve libre de I'emprise maternelle et libere du lien fraternel devenu obstacle 

dans ce livre. Julien subit une metamorphose mentale et physique. Notons 

que, de tous les personnages des trois romans (Les chambres de bois, Les 

enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes), Julien est Ie seul personnage 

qui vieillisse, mais seulement apres la mort de sa soeur: Ie narrateur decrit «sa 

chevelure .. ou s'emmelent quelques fils d'argent» (EC, p.11). Dans Les 

chambres de bois, Michel et Lia qui restent attaches au passe pour trouver «Ia 

purete de I'enfance» (EC, p.119), vont se decomposer dans I'appartement 

parisien et Julie erre dans un monde de la sorcellerie decrit au passe. Aucun 

processus de maturation ne prend place chez ces personnages. Ceci laisse 

penser que la separation fraternelle dans l'Enfant charge de songes a une vertu 

positive. 

L' evolution doit se faire normalement du stade maternel au stade 

social. Vouloir s'arreter au stade pre-phallique-ou y revenir-est fatal selon 

Lacan: «Ie stade du miroir s'acheve lorsque la mediatisation sociale est 
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representee par Ie Pere» 26. Notre interpretation du roman, l'Enfant charge de 

songes est que Ie narrateur montre I'importance de I'evolution du stade du 

miroir (stade maternel) au stade patriarcal afin d'atteindre la pleine maturite et 

afin d'etablir de bonnes relations avec I'autre. Mais ce stade partriarcal, meme 

a I' envers, ne suscite guere son adhesion. Dans les trois romans d' Anne 

Hebert, les couples fraternels vivent une relation narcissique pour conserver la 

purete de leur enfance en se maintenant au stade pre-phallique; donc, ils ne 

sont pas capables d' etablir des relations satisfaisantes avec I' autre. En d' autres 

termes, leur relation fraternelle n'est pas tenable . Dans l'Enfant charge de 

songes, on voit que Julien reussit a depasser Ie stade phallique; il finit par 

etablir un lien viable avec I'autre, Aline apres avoir ete initie a I'alterite par 

Lydie. 

Bien que Lydie (la difference) so it arrivee a rompre Ie lien fraternel 

endogame, elle part27 parce qu'elle arrive abruptement, elle n'a rien d'un trait 

d ' union entre I' endogamie et I' exogamie; elle est t rap etrangere . 

Metaphoriquement, elle est liee a I'espace infernal comme nous Ie verrons plus 

loin. Ceci nous permet de deduire qu'elle n'est pas agreee par Ie narrateur. 

26Robert, Georgin, Lacan (Petit-Roeulx: CISTRE, 1984) 39. 

27 Dans Les chambres de bois, I'etrangere, Catherine part aussi; elle quitte 
Ie monde fraternel de Michel et de Lia. Dans Les enfants du sabbat, Julie t ue 
I' etrangere Piggy par la sorcellerie et Lydie, I' etrangere dans L'Enfant charge de 
songes quitte Duchesnay a volonte. 
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Apres la mort d'Helene et de Pauline et une fois Lydie disparue, 

Julien, adulte, a soudain «I'envie folie d'!'Hre emmaillote comme un nouveau-ne 

et aime sans limites par une femme qui ne ressemble ni a sa mere ni a Lydie» 

(Ee, p.118). Dans la troisieme partie du roman, Julien fait alors la cour a une 

femme «enfantine et joufflue» (Ee, p.118). Un compromis emerge dans cette 

partie; Aline que Julien a choisie, rappelle a Julien son enfance, jusqu'a marne 

se presenter comme Ie double d'Helene. Quand Ie narrateur declare qu f Aline 

est a Julien, «quand il If a voulu, comme il If a voulu» (Ee, p.118), cette 

remarque rappelle au lecteur celie de Lydie: «Je la [Helene] siffle et elle vient» 

(Ee, p.1 01). Aline et Helene ont Ie marne esprit soumis. Pour accentuer la 

ressemblance entre Helene et Aline, Ie narrateur module d'autres echos: Ie nom 

de famille d' Aline est «Boudreau» qui contient Ie mot «eau»; Helene, elle s'est 

noyee dans «Ie coeur sauvage de la riviere» (Ee, p. 1 02). Helene et Aline: deux 

prenoms qui resonnent comme des echos. Aline detinit Ie compromis. Elle 

n' est pas Helene, la soeur de Julien; mais, elle est un echo d'Helene. Aline 

signifie a la fois la difference et la similarite, la relation endogame et exogame 

en marne temps, I'echo de la soeur et I'appel de la femme. La presence d' Aline 

permet I'expression du desir absent ou voile dans la relation fraternelle. Julien 

et Aline vivent une sexualite conjugale. Avant Aline, c'est Lydie qui avait 

introduit une relation exogame dans Ie livre, (Lydie et Julien couchent dans la 

cabane a renards, p.98). La fonction de Lydie est de representer I'avenement 
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du desir. Le narrateur decrit la sensualite de Lydie quand elle se presente pour 

la premiere fois aux habitants de Duchesnay, montee sur un cheval: «Le cheval 

allait au pas dans la rue de I'eglise, les jambes nues de la fille qui Ie montait a 

cru etaient fort ecartees a cause de la taille enorme du cheval de labour» (EC, 

p.42). La sensualite est aussi marquee par la «longue echarpe rouge» (EC, 

p.63) que Lydie tralne constamment derriere elle. Notons qu' Aline porte 

toujours des «souliers rouges» (EC, p.122) comme un echo de I'erotisme de 

Lydie. Un discours du desir parcourt en filigrane I'extrait cite: Lydie, nue, les 

jambes ecartees, monte un cheval de labour (Julien) dans un espace sacre (rue 

de l'Eglise) en tralnant une echarpe rouge (Ie desir). Le desir erotique s'installe, 

s' etale en on des. 

Une autre femme, Camille Jouve, «Ia dame des Billenes» (EC, p.20) 

que Julien rencontre a Paris, represente aussi Ie desir erotique. Julien quine 

Aline et sa ville natale dans I'espoir inconscient de retrouver Lydie. C'est dans 

la «rue des Archives»28 (EC, p.14) a Paris qu'il rencontre Ie double de Lydie, 

Camille Jouve, sa fontaine de jouvence peut-etre Camille, «vivante et rieuse» 

(EC, p.20), qui rappelle Lydie et I'enfance de Julien. Le narrateur decrit Camille 

maintes fois comme il decrivait Lydie: «Lydie de nouveau s'interpose entre lui 

et la femme en face de lui» (EC, p.22) et elle ann once a Julien: «Ma double vie 

28Notons que la «rue des Archives» pourrait indiquer que Julien ne peut pas 
se detacher de son passe, de son enfance. 
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ne vous regarde pas» (EC, p.155). Ses «1E3vres rouges» (EC, p.16) connotent 

Ie desir sensuel, comme I'echarpe rouge de Lydie et les souliers rouges d' Aline. 

Le fil rouge du desir lie ces trois femmes. Julien couche avec Camille, mais il 

finit par revenir a son amie Aline qui I'attend avec «son fruit» (EC, p.159), leur 

enfant. Puisque Camille, Ie double de Lydie, comme Lydie, ne represente rien 

d'autre que Ie desir et la sexualite exogame, c'est-a-dire, I'autre, I'etrangere 

dans son etat brut, Julien revient a Aline parce qu'elle offre plus: Ie meme et 

I'autre, Ie passe et I'avenir. 

Dans L' enfant charge de songes a travers ses personnages, Ie 

narrateur semble indiquer que si les personnages s'agrippent a «Ia purete de 

I' enfance» (CS, p. 119), s'ils demeurent des «enfants sauvages» (ES, p. 151), 

au si chacun devient «un vieil adolescent» (EC, p.25), ils risquent de se deliter 

au de sombrer. Michel et Lia se desintegrent dans les chambres de bois, Julie 

est prise dans I'univers inverse toujours sans issue, et Helene se noie. Done, 

puisque Ie rapport au meme traduit par Ie lien fraternel endogame n'est pas 

vivable, un compromis s'avere desirable et Julien revient a Aline non seulement 

parce qu'elle est enceinte (projetee vers I'avenir), mais parce qu'elle est Ie 

double d'Helene; son choix est aussi conforme a la pratique exogame de la 

societe. Elle est a la fois Ie reconfort du passe et de la mimesis et la promesse 

du futur, Ie desir de la difference. Elle est Ie lien entre tous. 
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Donc, une evolution du theme des relations fraternelles est 

perceptible a partir des Chambres de bois jusqu' a l'Enfant charge de songes, 

en passant par Les enfants du sabbat. Dans Les chambres de bois, Ie couple 

fraternel, Michel et Lia, represente un rapport d'union du meme au me me qui 

se revele a la fois harmonieux et destructeur. Dans Les enfants du sabbat, Ie 

couple fraternel s'inscrit dans une dichotomie conflictuelle quand chacun quitte 

I'enfance et opte pour I'armee, ou pour Ie couvent. Pendant I'enfance, Joseph 

et Julie s'unissent pour lutter contre les pouvoirs de leurs parents et pour vivre 

une relation fusionnee spirituelle; mais, Joseph s'eloigne de sa soeur pour se 

marier avec Piggy, I'etrangere, afin de se conformer a la societe exogame. 

Dans ces deux romans, I'autre est rejetee par Ie narrateur parce qu'elle est un 

produit socio-sexue de la societe exogame qui se presente comme Ie stereotype 

de I'etrangere femme fatale-litteralement parlant-et comme un evenement 

abrupt. Elle n'a pas d'histoire. Cependant, dans l'Enfant charge de songes, 

Aline, la femme de Julien, signifie Ie compromis. Elle represente a la fois Ie 

meme, mais une autre moins contrastee, moins «femme fatale» cliche, moins 

couleur rouge tango que les autres «etrangeres». Elle representerait la 

difference plutot que I'alterite; c'est-a-dire non pas en rupture, mais en 

continuite avec I'un, avec simplement une marge de decalage, celie du desir. 

Elle frequente la rue des Archives et I'espace du futuro Notons que dans Les 

chambres de bois, il n'y a pas d'enfant; dans Les enfants du sabbat, I'enfant 
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de Piggy meurt et I'enfant de Julie meurt egalement; dans l'Enfant charge de 

songes, Aline et Julien donnent naissance a un enfant, ce qui confirme la 

nature viable du compromis qu'ils representeraient. Le rapport entre Julien et 

Aline est compatible avec la societe puisqu'ils ne sont pas frere et soeur. Une 

etude de la poetique de I' espace no us permettra de voir si nous retrouvons ce 

systeme d'echos intra/intertextuels et si ces echos dessinent un trace 

semblable des differences d'un texte a I'autre. 



CHAPITRE II: ETUDE INTRA-INTERTEXTUELLE 
DE L'ESPACE OU SE TROUVENT LES COUPLES 

FRATERNELS 

L' etude intra-intertextuelle de I' espace dans Les chambres de bois, 

Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes est riche de promesses, car 

des la premiere lecture, on remarque que, au fur et a mesure que les 

personnages evoluent, les espaces qu'ils occupent et dans lesquels ils se 

meuvent changent aussi. D'ou notre hypothese: I'espace est-il une 

construction socio-ideologique dans ces romans? Pour examiner I'espace 

comme une construction ideologique, nous etudierons I'espace social 

represente par la maison familiale, par la chambre conjugale et par Ie couvent. 

Puis no us analyserons les espaces qui s' opposent aux lieux sociaux representes 

par I' espace infernal et I' espace fraternal. La derniere partie de ce chapitre sera 

consacree a une analyse de I'espace-temps, c'est-a-dire, no us ferons une 

analyse de I'espace fraternel qui est lie avec Ie temps afin de montrer la meme 

evolution que celie du premier chapitre. 

39 
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lA DEMEURE FAMILIAlE COMME ESPACE MORTEl- FONCTION DU CLICHE 

La premiere configuration spatiale dont nous parlerons est la demeure 

familiale. Dans la maison hebertienne, la representation traditionnelle de la 

famille, Ie premier groupe social, se fait par Ie recours au cliche. Le mari et la 

femme representent des poles antithetiques pen;us negativement dans Les 

chambres de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes. Chaque 

personne dans la maison familiale hebertienne joue un certain role stereotype, 

caracteristique d'une polarisation sexuelle: Ie pere possede tout Ie pouvoir, la 

mere appuie et transmet les codes patriarcaux, et les enfants sont sans pouvoir, 

domines par les parents. Dans Les chambres de bois, en decrivant la famille de 

Michel et de Lia, la servante Aline a recours au cliche: «Michel et Lia [Ies 

enfants], petits, petits ... Votre pere est tout-puissant, votre mere est belle, ... » 

(CS, p.176). Dans la cabane de Les enfants du sabbat, malgre I'egalite dans 

Ie plaisir, c'est toujours Philomene qui servante d'autel, se trouve «a quatre 

pattes sur les pierres empilees» (EC, p.41) pendant Ie sabbat, tandis que Ie 

jupiterien, Adelard, se montre «plus terrible [ . . . ] plus majestueux» (ES, p.41). 

Meme si I' ordre du monde est inverse dans Les enfants du sabbat, la messe 

devenant sabbat, I'inversion s'inscrit dans Ie meme systeme, et surtout 

n'affecte pas la hierarchie homme/femme: Adelard reste Ie maitre. 
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La famille hebertienne empeche de vivre, son espace est decrit 

comme un tombeau, un cercueil 29 . Par exemple, Ie narrateur dit que la maison 

hebertienne «est profonde comme un coffre» (CS, p.175), c' est une «minuscule 

maison de bois» (EC, p.33) dans laquelle on veut «[se] boucher les oreilles et 

[se] fermer les yeux» (ES, p.32) pour laisser les parents «disparaTtre» (ES, 

p.32). Ce batiment/tombeau etouffe toute tentative d'authenticite et 

d'autonomie personnelle du frere et de la soeur hebertiens. Les enfants 

hebertiens sont emprisonnes dans la maison-tombeau par les parents qui 

occupent tout I'espace de la maison. Leur autorite est devorante ou pourrait 

inferer que I'enorme pouvoir parental confere par la societe «denature» les 

enfants et ralentit leur croissance physique et mentale en exer<;:ant leur 

domination parentale. 

Pour montrer I' auto rite devorante des parents Ie narrateur decrit les 

parents hebertiens comme les geants ego'istes des contes de fees. Dans Les 

chambres de bois, Ie pere de Michel et de Lia est «tout-puissant» (CS, p.176). 

Les parents de Joseph et de Julie dans Les enfants du sabbat sont «deux 

29Dans son livre, Denise Lemieux, parle de la maison hebertienne qui se 
presente comme un «tombeau». Denise Lemieux, Une culture de la nostalgie: 
I'enfant dans Ie roman Quebecois de ses origines a nos jours (Montreal: Soreal 
Express, 1984) 36. Dans son livre, la maison ou Ie «tombeau» est connote 
negativement, mais pour Lemieux, la maison represente Ie passe, la maison des 
ancetres. Pour nous la qua lite mortelle (<<tombeau») de la maison hebertienne 
montre I'aspect negatif de la socio-sexuation durant I'enfance et de la 
domination parentale. 



42 

geants» (ES, p.85), <des enfants craignent d'etre manges et bus» (ES, p.85). 

Pauline, la mere dans l'Enfant charge de songes est une «creature to ute

puissante» (EC, p.9) qui «possedait Ie pouvoir de noyer [ses enfants] ou de 

[leur] permettre de vivre» (EC, p.35). Le narrateur decrit aussi la mere de Lydie 

avec une «grande bouche tres rouge» (EC, p.1 09) signe privilegie de la 

devoration. Donc, comme les geants-parents dans les contes de fees, les 

parents hebertiens devorent leurs «petits» en exer<;:ant leur domination 

mutilatrice. Pour Bruno Bettelheim les geants des contes de fees representent 

Ie mal parce qu'ils veulent garder tout Ie pouvoir: « .. des geants ego'istes qui 

desirent garder pour eux-memes toutes les choses merveilleuses qui nous 

donnent Ie pouvoir»30. Ainsi sont les parents dans les trois romans 

hebertiens. Bettelheim explique que les enfants peuvent grandir et obtenir les 

memes pouvoirs que les geants31 (les parents), ce que les enfants hebertiens 

ne sont pas capables de faire . 

La petite maison hebertienne entouree d'arbres apparait dans chaque 

roman. Les gros arbres qui encerclent la maison mortuaire facilitent 

I' oppression parentale et pourraient la signifier. Caches par les arbres, les 

parents evitent tout contact avec la societe afin d' exercer leur domination sur 

30Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fees (Paris: Laffont, 1976) 
4 1. 

31 Bettelheim 41. 
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leurs enfants. Dans Les chambres de bois, Catherine demande a Michel, 

«Qu'est-ce qui se passe dans votre maison et dans la foret qui est autour?» 

(CB, p.51). Dans Les enfants du sabbat, «La cabane n'est pas tres grande, 

composee d'allonges successives qui lui donnent un air epars de blocs de bois, 

a moitie manges par la foret .. » (EC, p.8). Dans I'enfant charge de songes, «De 

grands peupliers aux feuilles d'argent sans cesse en mouvement isolaient la 

maison .. » (EC, p.33). La barriere naturelle d'arbres qui entoure la maison 

hebertienne a une fonction, non de protection des intemperies, mais 

d'etranglement. Les arbres etouffants emprisonnent les enfants dans I'espace 

familial afin que les parents c10uent leurs enfants a leur I'enfance, ne leur 

permettant pas d'acquerir I'autonomie personnelle. Bruno Bettelheim voit la 

foret comme espace d'exploration, d'initiation, de maturation dans les contes 

de fees 32
• Elle n'est pas exploree dans les trois romans. Le conte de fee, 

initiation a la vie sociale, est ici pris a contre-pied par Ie narrateur. 

Dans la maison, I'isolement des enfants hebertiens de leurs parents 

et de la societe les rapproche, creant un lien fraternel tres etroit. Une 

communication authentique33 5' etablit entre frere et soeur dans Les chambres 

de bois et Les enfants du sabbat; Ie couple fraternel se sert d'un langage non 

32Bettelheim 126. 

33Selon nous, une communication authentique exclut Ie cliche. Le frere et 
la soeur hebertiens utilisent un code poetique sans transmettre de cliches . 
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socialise esoterique et use d'un code poetique secret. Dans Les chambres de 

bois, Ie frere et la soeur «etaient livres aux prestiges de la parole, une parole 

h~gere, elliptique, dont Catherine, la femme de Michel, se trouvait exclue .. » (CB 

p.1 01). Dans Les enfants du sabbat, Joseph et Julie sont capables de 

communiquer sans paroles, c'est-a-dire sans passer par Ie code social: «Blottis 

I'un contre I'autre, sans aucune parole echangee, Ie petit gar<;:on et la petite fille 

se promettent alliance et fidelite, .. » (ES, p.87). La communication est ancree 

dans un systeme culturel comme Ie remarque Julia Kristeva: «Nous parlons 

pour la simple raison que nous nous servons du langage, qui est une technique 

sociale reinventee au fil du discours»34. Les couples fraternels se tiennent sur 

la marge sociale traduite par une marginalite verbale (parole poetique, silence 

communicatif). Cependant, un changement s'opere dans Ie dernier livre, 

l'Enfant charge de songes. II n'existe pas de parole poetique entre Ie frere et 

la soeur, Julien et Helene. Le narrateur decrit Julien et Helene comme des 

«automates au mecanisme use» (EC, p.63). Ce manque de communication est 

nouveau et marque la fin de I'union fraternelle et annonce Ie compromis 

represente par Aline. 

L'absence de communication avec les parents mene a I'usage d'une 

parole poetique secrete entre Ie frere et la soeur hebertiens dans Les chambres 

34Julia Kristeva, Essays in Semiotics. Essais de semiotique (The Hague: 
Mouton, 1971) 129. 
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de bois et Les enfants du sabbat. Cette absence est iIIustree par la mort de la 

mere et par I'absence ou Ie silence du pere. Dans Les chambres de bois, la 

mere de Catherine est morte (CS, p.27) comme celie de Michel et de Lia (CS, 

p.122). Le pere de Catherine «s'enferma longtemps dans un etat de fureur 

muette» (CS, p.35) et Ie pere de Michel et Lia chasse toujours (CS, p.127); 

donc, les deux peres sont absents. Dans Les enfants du sabbat, Philomene 

meurt, (sa mort est provoquee par son mari, Adelard) et Adelard, s'en va (ES, 

p.117) «joyeusement». Dans l'Enfant charge de songes, Pauline la «geante» 

(EC, p.9) meurt (sa mort est provoquee par Lydie35). Le pere disparait tot 

dans Ie roman (ES, p.39) parce que Pauline veut exercer son pouvoir maternel 

sur ses enfants36 . La disparition des parents peut etre interpretee comme un 

discours critique du narrateur sur I'autorite. Mais dans ce contexte, pourquoi 

les meres sont-elles punies plus severement que les peres? Peut-etre Ie 

narrateur voit-il Ie role de la mere comme etant celui d'appliquer la loi sociale. 

La mere est gardienne de I'ideologie dominante. La mere represente a la fois 

I' ogresse devorante et la loi qui empechent I' epanouissement libre des enfants. 

La mere meurt, Ie pere est mort ou absent ou muet. Livres a eux memes, les 

35Lydie rappelle Jack, dans Ie conte de fee, Jack and the Seanstalk qui a tue 
Ie geant. Dans ce livre Lydie tue indirectement la geante, Pauline, fait que nous 
analyserons plus loin. 

36Dans «Le Torrent», Claudine, la mere meurt egalement, et Ie pere est 
absent. 
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enfants ne connaissent plus I'imposition des regles sociales. L'etape de 

I'enfance signifie pour eux Ie besoin et la possibilite d'agir selon leurs propres 

desirs. 

L'abandon par les parents pourrait cependant permettre 

I' epanouissement de ces desirs. Meme si les parents disparaissent de la vie de 

leurs enfants, les enfants des trois romans d' Anne Hebert ne peuvent echapper 

a leur influence nuisible. Les parents sont certes absents, mais leur souvenir 

et leur influence se perpetuent. Les enfants sont hantes par Ie mauvais 

souvenir (I' autorite abusive des parents) de la maison familiale qui empeche les 

enfants hebertiens d'etablir des relations positives avec les autres en dehors de 

la famille: 

«Dans ses romans, Anne Hebert demeure constamment hantee par 
les souvenirs de son enfance. On y decerne meme une certaine 
fixation nostalgique et presqu'obsessionnelle de cet ancien royaume 
perdu»37. 

Cette obsession nostalgique fait surface dans les trois romans. Les couples 

fraternels voudraient revenir a leur enfance, ce qui se traduit les nombreuses 

analepses dans les trois romans. Par exemple, Lydie dans Les chambres de 

bois evoque Ie jour ou elle et son frere «seuls, blottis au bord du feu de bois, 

dans la maison abandonnee, font un pacte et se jurent fidelite (CS, p.127). 

Dans Les enfants du sabbat, Julie, dans Ie couvent, evoque son enfance dans 

37 Jean-Marc Champagne, L'enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maTtrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 10. 
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la montagne de B .. , et continue d' «aller et venir librement, du couvent a la 

montagne de B . . , et de la montagne de B ... au couvent» (ES, p. 71). 

L'Enfant charge de songes marque un tournant. Adulte, Julien etablit 

une continuite avec son passe. Bien qu'il «quitte sa terre natale» (EC, p.9), 

Duchesnay, pour aller en France, il finit par revenir a sa terre natale ou I'attend 

Aline. Aline represente Ie compromis dans Ie sens ou elle constitue la synthese 

entre la soeur Helene a qui elle ressemble et la femme nouvelle, «Ie 

commencement» (EC, p.59). La maison revient a sa memoire, mais ne 

I'empeche pas d'etablir des relations satisfaisantes avec I'autre, Aline. 

LA CHAMBRE CONJUGALE: ESPACE SOCIAL, VIOLENT 

Dans la maison familiale se trouve la chambre, I'espace conjugal. 

Bien qu'espace intime, c'est un espace social puisque ce sont deux 

personnages socio-sexues qui y communiquent. Dans les trois romans, 

I'espace conjugal est un espace d'agression masculine. La relation conjugale 

constitue un acte de possession violente qui blesse la femme. 

Dans Les chambres de bois, Michel (I'epoux) represente I'agresseur 

tandis que Catherine, sa femme, est to ute passivite et innocence. Dans 

I'appartement de Michel a Paris, Ie lit conjugal est «etroit comme un lit de 

pensionnaire» (CB, p.67) sur lequel Michel possede sa femme «avec maladresse 

et fureur» (CB, p. 116). Dans Les enfants du sabbat, I' acte sexuel entre 
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Philomene et Adelard est une lutte violente: «La bataille entre Ie pere et la mere 

peut durer to ute la nuit. Ou la journee» (ES, p.85-86). Pour nous, cette 

conjugalite se place sous Ie signe de la violence dominante d' Adelard comme 

Ie dit Ie narrateur: «Adelard desire d'un desir egal violent sa femme et sa fille, 

toutes les deux ensemble, comme une seule et me me chair dont il serait Ie 

maitre absolu» (ES, p.58). Dans l'Enfant charge de songes, dans la demeure 

conjugale, Pauline se rend laide et desagreable: «elle grossissait de jour en 

jour», «elle s'etait mise a fumer des Players», (EC, p.38) ce qui «Ia protegeait 

des avances de son mari» (ES, p.38). Donc, I'espace conjugal constitue un 

espace de coercion dont la femme doit se proteger. La femme constitue elle-

me me un espace que I'homme envahit comme I'explique Teresa de Lauretis 

dans son livre38 . 

Contrairement aux autres couples socialises, Julien et Lydie dans 

L'Enfant charge de songes partagent une intimite sensuelle basee sur I'egalite 

que Ie narrateur rend deja perceptible dans I'echange des regards: «Comme il 

me regarde (pense Lydie) et comme je Ie regarde» (EC, p.97). Lydie detie la 

tradition quand elle annonce a Julien: «Entre nous deux, mon petit Julien, c'est 

I'ordre a I'envers, I'ordre a I'endroitvoulant que I'homme soit l'aTne et la femme 

38Teresa de Lauretis, Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema 
(Bloomington: Indiana University Press, 1984) 119. Dans ce livre, la 
traduction anglaise dit: «Female is what is not susceptible to transformation 
to life or death; she (it) is an element of plot-space, a topos, a resistance, 
matrix and matter». 
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ingenue .. »39 (EC, p.98). Dans l'Enfant charge de songes, c'est Julien qui est 

vierge40 et qui «voulait devenir homme» (EC, p.97) et Lydie qui I'initie a la 

sensualite, au plaisir partage et total dans un acte a la fois spirituel et physique 

pendant lequel Julien et Lydie «recitent des poemes a mi-voix» (EC, p.98). La 

femme ici est I'agent d'une evolution qui se traduit par une sexualite exogame 

assumee et vecue dans la reciprocite. 

La premiere experience sexuelle dans I'espace conjugal preoccupe 

beaucoup Ie narrateur. L'acte sexuel constitue un rite initiatique41 , une entree 

de la femme dans I'ordre patriarcal (comme I'indiquent les termes couramment 

utilises «defloration» et «perte de virginite»). Dans Les chambres de bois, apres 

la rencontre sexuelle entre Michel et Catherine, «vers Ie matin, Catherine etait 

devenue femme» (CB, p.76) dit Ie narrateur. Dans Les enfants du sabbat, Ie 

narrateur constate: «il est question d'adolescente (Julie) deja formee et de 

I'initiation (I'inceste) qui doit suivre son cours» (ES, p.66). Apres avoir couche 

avec Alexis, Lydie de l'Enfant charge de songes, dit a Julien, «Tu peux 

m'appeler, «madame» a present, tu sais, je Ie merite depuis hier, .. » (EC, p.93). 

A nouvelle loi, nouvelle identite. 

39Dans ce livre, Lydie est legerement plus agee que Julien; elle a 17ans 
tandis que Julien en a 1 6. 

4°Lydie n'est pas vierge; elle a consomme I'acte sexuel avec Alexis. 

41 Mircea Eliade, Myths. Dreams and Mysteries; the Encounter Between 
Contempory Faiths and Archaic Realities (London: Harvill Press, 1960) 117. 
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Dans Les chambres de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge 

de songes, I'espace conjugal est represente par I'autel/table du sacrifice de la 

femme. Sujet/celebrant, bourreau/boucher, I'homme y mutile la femme 

objet/offrande, victime/chair. Dans Les chambres de bois, entre les bras de 

Michel (epoux), Catherine reste «desertee .. pareille a une jeune offrande sur la 

table de pierre» (CB, p. 71). Pendant Ie sabbat, Julie dans Les enfants du 

sabbat, est «nue sur la table de cuisine .. » (ES, p.66) et dans l'Enfant charge de 

songes, Lydie est egalement pen;ue comme une offrande a un tras jeune age, 

aux yeux des invites: 

«Lydie avait un ou deux ans a peine que deja ses parents .. 
I'exposaient toute nue, en plein milieu de la table,... Le desir de 
certains d' entre eux (les invites) etait parfois si pressant qu' elle avait 
I'impression qu'ils convoitaient plus que sa beaute naissante, jusqu'a 
ce qui etait sacre a I'interieur meme de cette beaute» (EC, p.56-7). 

Le narrateur demystifie Ie sacrifice en transformant I'autel en table de cuisine 

(corps expose, consomme), lui niant son caractere sacre comme Teresa de 

Lauretis Ie dit. Elle voit que Ie corps feminin est I'objet du regard masculin, un 

objet sexuel pour plaire a l'homme42 . Le narrateur souligne I'importance du 

regard comme acte de possession, ainsi que la vulnerabilite de la victime 

(nudite, jeune age). 

42Teresa de Lauretis, Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema 
(Bloomington: Indiana University Press, 1984) 149-150. La traduction anglaise 
est: « .. the female body is constructed as object of the gaze of multiple site of 
male pleasure-and so internalized, for this is the meaning it bears: female equals 
the body, sexuality equals the female body». 
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Dans I'espace conjugal, I'homme est represente comme predateur. 

La violence de I'acte sexuel conjugal s'exprime metaphoriquement dans I'image 

des betes blessees. Le vocabulaire de la chasse accentue la relation sujet-objet. 

Dans Les chambres de bois, I' oncle de Catherine parle «des betes blessees 

pourrissant dans les fourres et les filles pures rendues mauvaises en une seule 

nuit» (CS, p.30). Julie dans Les enfants du sabbat est comme un poulet 

eventre: «Philomene assure qu'il faut que je sois videe de tout mon sang, 

saignee a blanc, comme un poulet» (ES, p.67). Dans l'Enfant charge de 

songes, avant que Julie et Lydie ne fassent I'amour dans la cabane a renards, 

Julien «se demande comment on pouvait s'y p'rendre pour egorger les renards 

sans abimer leur fourrure» (EC, p.94). Le narrateur prend en charge Ie recit et 

imprime son ideologie par Ie choix des metaphores, par Ie recours au recit a la 

troisieme personne, par la juxtaposition de scenes de chasse et de rencontre 

sexuelle. II semble determine a vouloir instiller de la revulsion dans Ie lecteur 

devant cette conjugalite qui detruit la femme. 

Si Ie sacrifice de la femme caracterise I'espace conjugal, I'espace 

fraternel lui est celui de la communication spirituelle et affective. Dans Les 

chambres de bois, Michel et Lia «font un pacte et se jurent fidelite» (CB, 

p.127). Dans Les enfants du sabbat, «Blottis I'un contre I'autre, sans aucune 

parole echangee, Ie petit gar90n (Joseph) et la petite fille (Julie) se promettent 

alliance et fidelite .. » (ES, p. 78). Le narrateui" per90it , cependant, cette sorte 
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d'alliance comme «bizarre» (ES, p.150) dans Les enfants du sabbat, ce qui 

suggere la non-adhesion du narrateur et ouvre des possibilites de depassement. 

Dans ce roman, la relation fraternelle est decrite comme un «mariage [fraternel] 

blanc, dans une chambre saumon» (ES, p.150). Notons que Ie mot «mariage» 

suggere I'inceste et «blanc», sa non-consommation. Le «blanc» 

indique« .. I'innocence sexuelle, la blancheur, [qui] fait contraste avec Ie desir 

sexuel, symbolise par Ie sang rouge»43 de la «boucherie» conjugale. Le 

narrateur parle de couleur «saumon» et non rouge pour indiquer que la sexualite 

n'est pas consommee entre Joseph et Julie. Le couple fraternel ne partage pas 

de lien erotique colore par Ie «rouge», mais un lien platonique colore par Ie rose 

et Ie blanc de I'innocence. 

Dans l'Enfant charge de songes, la relation entre Julien et Helene 

demeure aussi platonique. En ce qui concerne les relations conjugales, notons 

que c' est la premiere fois que I'homme per90it la femme comme sujet et non 

pas comme objet, et se preoccupe de son bien-etre. Apres que Julien a fait 

I'amour avec Aline qui est vierge, «il craignait d'avoir blesse Aline» (Ee, p.119). 

Donc, Ie troisieme roman, l'Enfant charge de songes, met en scene Ie 

compromis entre la relation platonique fraternelle (Ie quasi-inceste) et Ie viol 

43Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes du fees (Paris: Laffont, 
1976) 255. Comme nous avons montre dans Ie premier chapitre en parlant de 
l'Enfant charge de songes, «I'echarpe rouge» de Lydie, <des souliers rouges» 
d' Aline et «Ia bouche rouge» de Camille incarnent Ie desir erotique; Julien a des 
relations sexuelles avec ces trois femmes etrangeres it la famille. 
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conjugal. C'est Ie seul roman ou I'epoux, Julien, manifeste de la tendresse 

sexuelle envers sa femme Aline. Celle-ci constitue la synthese entre la soeur 

et I'epouse, I'enfance et la vie adulte. 

L'ESPACE MATERNEL 

Si la chambre conjugale represente un lieu violent dans lequel I'acte 

sexuel constitue une entree de la femme dans I'ordre patriarcal, I'espace 

maternel (Ie ventre) signifie un abri contre Ie monde patriarca!. Dans les trois 

romans, I'espace uterin occupe une place importante. Le desir du retour au 

ventre se revele dans les trois livres. Le narrateur privilegie I'espace maternel 

avant I'entree dans I'univers masculin de la loi. Dans Les chambres de bois, 

« .. Catherine eut envie de retrouver Ie tendre pays de la mere pour y dormir» 

(p.135). Dans Les enfants du sabbat, Julie, enfermee dans Ie couvent, exprime 

Ie desir de se blottir dans I' eau maternelle: « Le fond de I' ocean retrouve. 

Maison mere. Maison matrice .. 1' epaisseur rassurante du ventre puissant de rna 

mere» (ES, p.50)44. Dans Les enfants du sabbat, Ie narrateur valorise I'espace 

uterin comme lieu protege contre Ie pere violent. C'est Ie pere, Adelard qui 

«sort» les enfants de la chaleur maternelle pour les deposer dans son monde 

patriarcal: «On pourrait se croire a nouveau dans Ie ventre de la mere ... Mais 

44La valorisation de I' espace uterin se retrouve dans Les fous de 8assan, 
I'autre roman d' Anne Hebert: «Un univers glauque» ou Perceval «suce [son] 
pouce en paix ... [Ses] genoux contre [son] menton», p.143. 
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lorsque Ie pere livre combat a la mere, il chasse impitoyablement les enfants du 

sac de couchage» (ES, p.85) qui rappelle Ie «sac» uterin. 

Dans Les enfants du sabbat, la femme et la fille sont les 

possessions du mari (ES, p.58). Adelard est jaloux de I'union maternelle et 

naturelle entre Philomene et sa fille: «La petite fille se blottit dans Ie giron 

maternel» qui represente la «beatitude» (ES. p.58) et sa jalousie se mute en 

violence quand il eloigne Julie «d'une tape legere» et agresse sexuellement sa 

femme. Dans l'Enfant charge de songes, apres la noyade d'Helene, Lydie «se 

calme peu a peu et s'endort, toute recroquevillee, comme dans Ie ventre de sa 

mere» (EC, p.1 07). Dans ce roman, Lydie desire Ie reconfort maternel qu'elle 

n'obtient pas, car ses parents I'ont quittee pour aller a New York. 

ESPACE DU COUVENT 

La perception de I'espace religieux, comme celie de la maison 

familiale, s'inscrit dans Ie meme discours ideologique. La religion impose une 

hierarchie rigide valorisant I'homme. Dans Les chambres de bois, I'espace 

religieux est absent, anomalie significative dans un roman quebecois publie en 

1958 qui pourrait etre interpretee comme Ie rejet d'une norme socio-litteraire. 

Dans Les enfants du sabbat, I'espace couventine est etroit et etouffant comme 

I' espace familial: « .. soeur Julie, toujours prisonniere dans une minuscule 

chambre .. » (ES, p.136). La maison familiale est isolee comme Ie couvent et les 
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memes termes (chambre et maison) les identifie: «Une maison [Ie couventl de 

pierre de taille, isolee ... Une maison etrangere» (ES, p.16). Le «mur de silence» 

(ES, p.18) represente Ie manque de communication entre les pretres, la Mere 

Superieure et les religieuses, cette meme absence de vraie communication 

observee entre parents et enfants dans I'univers familial. L'etroitesse, 

I'isolement, la rarefaction de I'air connotent a la fois I'espace et la societe qui 

s'y meut. 

Dans Les enfants du sabbat, Ie narrateur utilise Ie meme procede de 

gigantisation des «parents» spirituels dans Ie couvent que celui deja rei eve dans 

la maison familiale: Ie pretre (Ie pere) la Mere Superieure (la mere), les 

religieuses (les enfants). Ce procede etablit une parente entre les instances du 

pouvoir religieux et familial. Mere Marie-Clotilde pense: «J'ai rang de 

Superieure et j' ai des filles sous mes ordres» (p. 19)45. Le role de la Mere 

Marie-Clotilde est celui d'une mere qui met la loi en vigueur, comme Ie 

remarque Patricia Smart: 

«En realite, cependant, cette figure maternelle solitaire et puissante 
etait une construction ideologique creee par une hierarchie male 
rattachee a l'Eglise catholique .. »46 

45La Mere Marie-Clotilde ressemble aux meres geantes dans Les chambres 
de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes qui gardent leurs 
enfants «petits». 

46Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere: I'emergence du Feminin 
dans la tradition litterature du Quebec: essai (Montreal: Quebec/Amerique, 
1988) 30. 
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La Mere (dans la maison ou dans Ie couvent) est la fondation immuable sur 

laquelle repose la solidite de la Maison patriarcale. 

Dans l'Enfant charge de songes, la presence de l'Eglise symbolise 

toujours la realite de I'existence patriarcale, mais cette fois-ci, sous forme de 

souvenir lointain, non mena9ant. Meme a Paris, loin de son pays natal, Julien 

«entend deja distinctement, de I'autre cote du m~nde, sonner a son oreille 

I'angelus du soir, a I'eglise de Duchesnay [sa ville natale]» (EC, p.18). Le passe 

n' est ni desire ni reactualise; Ie souvenir reste souvenir. 

ESPACE INFERNAL 

Le besoin que les enfants ressentent de se debarrasser de la maison 

familiale ou Ie couple fraternel connaTt une enfance douloureuse se traduit 

egalement par I'image du feu. Le feu infernal accable et detruit la maison. 

Dans Les chambres de bois, c'est Catherine, la femme de Michel qui fait un 

reve dans lequel la maison dans laquelle Michel et Lia ont vecu pendant leur 

enfance «etait maudite et vouee au feu» (CS, p.128). Le feu accablant se 

presente dans Les enfants du sabbat apres I' echec de I'inceste entre la mere 

PhilomEme et son fils Joseph. Adelard met Ie feu a la cabane dans laquelle 

demeure la mere. La cabane qui brule represente la fin de la loi parentale et 

constitue aussi un acte misogyne de la part d' Adelard, qui punit/brule sa 

femme. Pendant que Joseph et Julie se sauvent pour se rMugier dans leur 
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espace fraternel qui est «Ia foret inextricable» (ES, p.128), la cabane «flambe, 

comme une boite d'allumettes» (ES, p.128). La mort de la mere dans la cabane 

et la fuite du pere permettent au frere et a la soeur de vivre dans Ie bois «selon 

d'autres lois» (ES, p.150), a I'ecart de la societe. 

Dans l'Enfant charge de songes, I'espace infernal est represente par 

la forge. C'est un espace associe a Lydie. La forge pose un contraste avec la 

maison familiale de Julien et d'Helene. Elle se trouve a I'ecart du village. Lydie 

dit a Julien et a Helene: «Le danger public, la sorciere, c'est moi. Craignez Ie 

retour a la maison. Vous serez punis .. ,pour m'avoir rencontree a la forge (EC, 

p.63). La forge signifie la demeure de la sorciere, Lydie: «Elle a I'air d'etre 

chez elle, maTtresse absolue de la forge, regnant sur Ie feu, .. » (EC, p.62). 

Selon Bruno Bettelheim, la sorciere represente les tendances asociales47 et 

Lydie, comme Julie dans Les enfants du sabbat, entre en conflit avec la societe; 

elles sont Ie desir et la revolte orgueilleuse dressees contre la societe. La forge 

n' est plus Ie feu de I' enfer-punition, mais Ie feu de I' enfer-transgression avec 

lequel joue Lydie. 

La forge dans l'Enfant charge de songes represente Ie lieu ou les 

chevaux se font ferrer. Lydie s'interesse au cheval «alezan qui se debat et 

refuse de se faire ferrer» (EC, p.62) ou, en d'autres termes, refuse de se faire 

47Bruno, Bettelheim, Psychanalyse des Contes de Fees (Paris: Laffont, 
1976) 112. 
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marquer par la «culture», Ie cheval representant la rebellion48. Le dernier desir 

de Lydie avant qu'elle ne parte c'est de Iiberer les chevaux. Le cheval 

represente I'enfant hebertien emprisonne dans sa maison natale et en situation 

de revolte contre la loi patriarcale. 

Dans L'Enfant charge de songes, il y a un autre espace lie a Lydie qui 

s'oppose a la famille de Julien et d'Helene: les cages a renards. Comme les 

espaces infernaux dont nous venons de parler, la cabane aux renards marque 

la fin du cauchemar familial, la fin de la domination parentale. Le mot «renard» 

est un symbole de la ruse malfaisante49 . Cette image animale est liee a la 

mere, Pauline qui invente des strategies pour ralentir la croissance physique et 

mentale des ses enfants, Julien et Helene. Par exemple, Pauline, la mere <des 

[ses enfants] bourre d'affection» (EC, p.37) pour qu' «ils ne [puissent] se 

dSfendre» (EC, p.32) parce qu'elle veut que ses enfants vivent «une enfance 

interminable» (EC, p.37) avec elle. Lydie reconnait que la mere de Julien utilise 

sa ruse pour empecher les enfants de grandir, de se develop per quand elle 

emmene Julien a la cabane a renards ou elle lui repete la meme declaration: «Et 

48Dans Le Torrent, la rebellion est montree egalement par Ie cheval, Perceval 
qui lutte contre Ie pouvoir de Claudine, la mere. II est une projection du desir 
de revolte de Fran<;:ois contre sa mere. Celle-ci voulait que Fran<;:ois la 
«continue», aille au seminaire et se fasse pretre. Perceval est aussi Ie frere, Ie 
double «fou» de I'ecrivain Stephens dans Les fous de Sassano 

49 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles; mythes. 
reves. coutumes. gestes. formes. figures. couleurs. nombres (Paris: Laffont, 
1969) 642. 
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puis, tu sais bien, si on les derange les meres renardes mangent leurs petits, 

pour les proteger» (EC, p.94), pour les garder «petits». 

La cage a renards represente I'endroit ou les «meres renards» 

meurent: «Voici les cages a moitie ecroulees, Ie hangar de bois ou I'on tuait les 

renards» (EC, p.94) dit Ie narrateur. Lydie represente la tueuse des grandes 

meres renardes, (la tueuse de la geante, comme Jack dans «Jack and the 

Beanstalk»). Apres que Julien et Lydie ont fait I'amour dans la cabane aux 

renards, Julien «devient un homme» (EC, p.97). Cette scene d'amour marque 

la maturation de Julien et la fin de son «enfance interminable» (EC , p. 37) 

vecue avec sa mere et sa soeur. Quand Julien dit a sa mere, «Lydie et moi on 

a voulu voir Ie soleil se lever..» (EC, p.100), faisant reference dans un 

oxymoron revelateur au soir ou Julien et Lydie ont couche ensemble, Pauline 

se rend compte qu' elle a perdu son pouvoir parental. Elle reconnaTt que son fils 

a depasse son enfance (Ie stade maternel) quand elle pense: <de t'[Julien] ai 

aime la premiere, je suis la premiere femme de ta vie, .. souviens-toi, c'etait 

I'enfance» (EC, p.1 00). La mort d'Helene et celie de Pauline survient apres la 

scene de la cage aux renards. Donc, Julien peut maintenant acceder a 

I'autonomie par rapport a sa mere grace a I'etrangere, Lydie et il peut 

commencer une relation satisfaisante avec I'autre (Aline)50 parce qu'Helene 

50Nous avon deja explique a la fin du premier chapitre que Julien ne reussit 
pas a continuer une relation avec Lydie parce qu' elle n'introduit pas de 
compromis entre I'endogamie et I'exogamie, com me Ie fait Aline. 
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meurt aussi. II faut que la renarde/mere meure pour que s'installe la 

communication avec la femme, I'autre. 

ESPACE FRATERNEL-NATURE, OUVERTURE 

Contrairement a la configuration spatiale close de la famille, de la 

chambre conjugale et de l'Eglise dans Les chambres de bois, Les enfants du 

sabbat et l'Enfant charge de songes, I'espace de la relation fraternelle est 

exterieur, ouvert, vaste, illimite comme leurs desirs. Pendant I'enfance, Ie frere 

et la soeur hebertiens se retugient dans la nature, a I'ecart de leurs parents la 

ou ils peuvent acceder a I'autonomie identitaire personnelle par rapport aux 

parents et vivre leur desir de symbiose fraternelle. La foret represente alors un 

refuge ou les enfants se cachent des geants (les parents), ainsi qu'un espace 

d' exploration. 

Cet espace fraternel enfantin est vu positivement par rapport a la 

demeure familiale de la socialisation. Dans une perspective rousseauiste, Ie 

narrateur suggere que I' enfance marque I' etape de la pre-socialisation, celie ou 

on agit selon la nature. Selon la loi sociale/patriarcale, les parents apprennent 

a I'enfant a contr61er ses desirs, donc ales reprimer. 

La nature dans laquelle Ie frere et la soeur enfants s' enfoncent 

represente la nature humaine non socialisee. Le narrateur semble proche de 

Jean-Jacques Rousseau qui pense que quelqu'un qui vit en accord avec la 
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nature est «I'entier absolu»51 tandis que I'etre socialise est «fragmente»52. 

Rousseau s' explique en ces termes: 

«L'homme naturel est tout pour lui; il est I'unite numerique, I'entier 
absolu, qui n'a de rapport qu'a lui-meme ou a son semblable. 
L'homme civil n'est qu/une unite fractionnaire qui tient au 
denominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec I'entier, 
qui est Ie corps social. Les bonnes institutions sociales sont celles 
qui savent Ie mieux denaturer l/homme53, lui oter son existence 
absolue .. »54. 

Le frere et la soeur d' Anne Hebert preterent I'espace naturel a leur 

maison familiale. En se retugiant dans la foret, Ie couple fraternel de chaque 

roman detie I'ordre social. La nature represente Ie «lieu de la vie instinctive»55 

ou les enfants hebertiens connaissent une «enfance sauvage et pure»56 et 

vivent selon leurs propres desirs. La chambre de bois serait I/espace qu'envahit 

la culture patriarcale et la foret celui de la vie instinctuelle vecue dans la 

51 Jean-Jacques Rousseau, Emile: ou, de I' education (Paris: Bordas, 1973) 
90. 

52Rousseau 90. 

53Rappelons que dans la maison hebertienne, qui constitue un micro cosme 
de la societe, les parents «denaturent» leurs enfants en etouffant leur 
authenticite . 

54Rousseau 90. 

550en ise Lemieux, Une culture de la nostalgie: I'enfant dans Ie roman 
Quebecois de ses origines a nos iours (Montreal: Boreal, 1984) 148. 

56Lemieux 148. 
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symbiose fraternelle; la nature-bois y est transformee en mortelle culture 

chambre-coffre. 

Le couple fraternel entre dans la foret pour se debarrasser des valeurs 

familiales qui detruisent leur authenticite et pour vivre selon ses desirs. Michel 

et Lia dans Les chambres de bois etablissent une «sorte de campement .. au coin 

de feu» (CB, p.1S7) dans I'appartement a Paris, revant cet espace de la 

nostalgie. Bien que ce soit a I'interieur d'une maison que Michel et Lia 

etablissent leur refuge, Ie feu ressemble a un feu de camp. Julie et Joseph 

dans Les enfants du sabbat «eprouvent la foret comme leur propre corps» (ES, 

p.151) apres I'incendie de leur maison natale, et Julien et Helene de l'Enfant 

charge de songes «montent et descendent sans arret .. le pays [ .. ] plein de lieux 

secrets, de paysages enfouis ou etales» (EC, p.50). Dans la foret, Ie frere et 

la soeur creent un nid-paradis. Selon Jean-Marc Champagne, «L'enfance aurait 

ainsi ete Ie moment paradisiaque si elle n'avait pas ete profanee par 

l'adulte»57. Dans Ie nid-paradis, Ie frere et la soeur se cachent de la 

«civilisation». Le nid fraternel represente «Ia vie animale» 58, une vie proche 

de la nature. 

57 Jean-Marc Champagne, L'enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maTtrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 13. 

58Gaston Bachelard, La poetique de I' espace (Paris: Presses universitaires 
de France, 1961) 93 
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REPRESENTATION DE L'EVOLUTION DE L'ESPACE FRATERNEL 

L 'eau de I'enfance: qui s'y baigne, s'y noie 

Bien que I'espace fraternel enfantin soit vu positivement par rapport 

a la demeure familiale de la societe, Ie narrateur montre cependant que I'espace 

ou vit Ie couple est dangereux. Dans les trois romans I' espace fraternel est 

represente aussi par I'univers liquide dangereux. Dans son livre, La femme a 

la fenetre, Maurice Emond, etudiant I'univers symbolique d' Anne Hebert, 

explique que I'eau signifie la mort revee de I'enfant hebertien: « .. cette enfant 

triste qui reve de se perdre au fond d'une eau verte pour y noyer son ennui et 

son chagrin .. »59. Pour nous, I'eau represente egalement la mort, mais non la 

mort desiree de I'enfant. Selon nous, I'eau est lie a I'espace fraternal. L'eau 

ne signifie pas Ie refus de vivre, mais Ie desir du frere et de la soeur hebertiens 

de vivre dans Ie temps anterieur; cependant ce desir de rester attache au passe 

mene a la mort, ce que nous verrons plus loin. Dans les trois romans, I' eau 

symbolise la purete baptismale de I' enfance. Dans Les chambres de bois, en 

parlant «avec animation de la purete de I'enfance retrouvee» (CB, p.119), 

Michel dit a sa soeur: «Lia, tu es lavee comme I'eau, rna soeur eau, c'est toi, 

Lia» (CB, p.119). Dans Les enfants du sabbat, se refugiant a I'interieur d'une 

cabane abandon nee qui se trouve dans la foret (I' espace fraternel), Joseph et 

59Maurice Emond, La femme a la fenetre: L'univers symbolique d' Anne 
Hebert dans Les chambres de bois, Kamouraska et Les enfants du sabbat 
(Quebec: Les presses de l'Universite Laval, 1984) 174. 
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Julie entendent «I'eau de la riviere [qui] clapote sous les fenetres» (ES, p.151) 

et la ville ou Julien et Helene (I'Enfant charge de songes) habitent est entouree 

par la riviere Duchesnay. L'eau represente la purete de I'enfance, «Ia 

spontaneite enfantine»60. L'etape adulte n'est que «calcul» et «hypocrisie»61 

cependant, on ne peut pas echapper au temps. L' eau devient alors dangereuse: 

qui stagne risque de sombrer dans I'eau. 

Le theme de la noyade est commun it chacun des trois romans. Dans 

Les chambres de bois, Catherine reve de Michel ou elle Ie voit comme un petit 

enfant emprisonne dans une bouteille. Dans son reve, Catherine pen;oit I'image 

comme noyee: « .. ,Ia pluie et Ie brouillard descendirent ... L'image entiere fut 

noyee dans un sablier [Ie temps qui s'ecoule] renverse» (CS, p.33). Ce theme 

revient dans Les enfants du sabbat. Joseph et Julie, dans la foret, 

«s'embrassent comme des noyes, restent ainsi enlaces, au pied d'un arbre» 

(ES, p.127). Dans l'Enfant charge de songes, des Ie debut du roman, Julien 

«ne voit pas Ie noye .. » (EC, p.11) presage de la noyade ulterieure de sa soeur 

qui meurt dans «Ie coeur sauvage de la riviere» (EC, p.1 02). 

L'eau glaciale (figee) ou stagnante (immobile) dans Les chambres de 

bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de songes represente Ie desir 

60 Jean-Marc Champagne, L' enfance dans les romans d' Anne Hebert (These 
de maTtrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 17. 

61 Champagne 17. 
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d'immortaliser ou de «cristalliser l'enfance»62 comme I'explique Elizabeth 

Muirsmith. L'eau glaciale signifie «Ia rencontre avec la mort elle-meme»63. 

Dans Les chambres de bois, dans sa lettre, Michel explique Ie desir d'attirer 

Catherine, sa femme, vers son monde mortel de I'enfance. La tante de 

Catherine a cache la lettre entre «deux feuilles mortes .. plates comme des fleurs 

d'eau» (CB, p.54). Les «feuilles mortes .. plates comme des fleurs d'eau» 

decrivent Ie monde letal de I'enfance de Michel. 

L'eau glaciale de la mort ou de I'enfance eternisee dans Les enfants 

du sabbat est aussi souterraine. Dans Ie couvent, apres avoir ete endormie de 

force, soeur Julie pense etre au fond d'un puits: «Me voici au fond d'un 

puits ... J'appelie Joseph, au fond d'un puits vide» (ES, p.93). Dans l'Enfant 

charge de songes, I'eau de I'enfance apparait quand Lydie appelle Julien un 

«petit niaiseux d'eau douce» (EC, p.93) dans la cabane a renards avant de 

coucher ensemble. Donc, dans les trois romans, Ie message semble clair: si 

Ie frere et la soeur restent lies a leur passe, dans une eternelle enfance, ils se 

noieront dans l'eau64 ou se trouveront prisonniers de sa glace. 

62Elizabeth Muirsmith, L'eau dans I'oeuvre poetigue d' Anne Hebert (These 
de maitrise, Universite d'Ottawa, 1973) 97. 

63Lucille Roy, Entre la lumiere et I'ombre: I'univers poetigue d' Anne Hebert 
(Sherbrooke: Quebec) 112. 

64Dans Ie premier chapitre nous avons dit que Ie rapport endogame (frere et 
soeur) represente une relation narcissique. En vivant une relation en miroir, Ie 
frere et la soeur risquent de sombrer dans I'eau, comme Ie Narcisse mythique. 



66 

Dans l'Enfant charge de songes, Ie heros, Julien ne sombre pas dans 

I'eau comme sa soeur Helene qui se noie dans la riviere. Lydie remarque que 

pendant la pluie, «Ies gouttes d'eau n'arrivaient pas a penetrer la chevelure 

frisee serree de Julien» (Ee, p.58), ce qui signifie que Julien ne laisse pas I'eau 

Ie penetrer, mais, «pour ce qui est d'Helene, elle [Lydie] ne voit que deux 

longues nattes pendantes et un profil enfantin,,,» (Ee, p.58) et c'est elle qui se 

noie. Julien ne sombre pas dans I'eau de I'enfance; iI se tient sur Ie pont au

dessus de la surface de I'eau: «II (Julien) s'accoude sur Ie parapet, regarde 

J'eau qui passe sous Ie pont .. » (Ee, p.16) ou s'embarque dans un bateau qui 

lui permet de quitter sa ville natale. 

L'image du «martin-pecheur»- ainsi Lydie appelle-t-elle Julien Ie soir 

ou ils couchent ensemble, contribue aussi a Ie depeindre comme dominant I'eau 

sans y sombrero Elle s'exclame: «On dirait un martin-pecheur au sortir de 

I'eau!» (Ee, p.96). Julien peut entrer dans I'eau (de son enfance-son passe) 

sans risquer de se noyer parce qu'il est capable de vivre dans Ie present (a la 

surface de I'eau ou au-dessus). II peut la regarder couler sous lui ou la survoler. 

L 'espace'-temps de fa demeure fraternelle 

L'eau represente Ie desir de se figer dans Ie passe; donc, I'espace 

fraternel represente un lieu de I'anteriorite. Dans cette partie de notre etude, 

nous examinerons I'espace-temps de la demeure fraternelle. L'espace fraternel 
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marque Ie moment temporel du retour en arriere vers I' enfance. Dans cette 

partie, nous verrons si cet espace-temps est connote positivement par Ie 

narrateur. 

Le narrateur et les personnages des romans, Les chambres de bois, 

Les enfants du sabbat et L'Enfant charge de songes racontent I'histoire en 

avant souvent recours aux analepses. Selon Genette, I'analepse marque Ie 

souvenir65. Les analepses portent sur I'enfance de chaque couple fraternel. 

Cette structure temporelle revele au lecteur la recurrence d'une situation 

semblable: une domination nuisible de la part de ses parents. 

Les analepses presentees dans un present de reactualisation 

nostalgique racontent aussi «Ie moment paradisiaque»66 vecu par Ie frere et 

la soeur en absence des parents. Dans Les chambres de bois, Lia raconte a 

frere Ie moment ou ils ont fait un pacte fraternel quand ils ont ete abandonnes 

par leurs parents: 

«'La mere est partie depuis cinq mois, deja. Le pere chasse tout Ie 
jour, la servante s'est sauvee, et les deux enfants, abandonnee, font 
un pacte et se jurent fidelite!'», (CS, p.127). 

Dans Les enfants du sabbat, les analepses evoquent Ie me me moment plaisant 

vecu par Ie frere et la soeur sans I'intervention parentale: 

65Gerard Genette, Figures III (Paris: Editions du Seuil, 1972) 90. 

66Jean-Marc Champagne, L'enfance dans les romans d' Anne Hebert, (These 
de maTtrise, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1974) 13. 
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«Tout I'ete, Ie frere et la soeur trainent leur sac de couchage, 
dorment a la belle etoile, se confondent avec la terre de la foret 
(I' espace fraternel), se camouflent de terre et de branchages, se 
couvrent de feuilles, s'imbibent de pluie ou de soleil. .. Quelle vie est
ce la!» (ES,p.151). 

Apres qu' Adelard a mis Ie feu a la maison natale, Joseph et Julie peuvent vivre 

une vie instinctuelle dans la foret dans la symbiose fraternelle. Dans L'Enfant 

charge de songes, I'analepse ne contient pas Ie souvenir d'un moment agreable 

entre Ie frere et la soeur, Julien et Helene. Comme nous Ie savons, Ie rapport 

fraternel se brise tot dans Ie roman. Julien se souvient de Lydie, mais elle fait 

partie de son passe. 

L'espace fraternel represente un espace de retour, vers I'enfance. 

Dans Les chambres de bois, Michel et Lia esperent recreer «Ie monde de 

I'enfance» (CB, p.120) dans I'appartement parisien. Le frere et la soeur veulent 

creer «une espece de temps a eux, immobile, anterieur» (CB, p.102). Le 

narrateur montre cependant la nature non viable de leur rapport quasi-

incestueux en Ie situant dans I' espace claustrophobique d'un «minuscule 

appartement» (CB, p.117). Cet espace represente I'anteriorite du souvenir. 

L'univers de I'anteriorite (se figer dans I'enfance) represente un lieu de la 

desintegration . Michel et Lia «ne voulut plus rien manger de vif de colore» (CB, 

p.105). Le narrateur decrit les mains de Lia comme «des mains osseuses» (CB, 

p.123) et il appelle Michel un «enfant nomade» (CB, p.188). Le narrateur 

suggere qu'en restant fige dans Ie passe, on n'atteint pas la maturite physique 
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et mentale, on regresse. L'espace fraternel constitue un espace de la 

regression narcissique . Le couple fraternel, en vivant une relation repliee sur 

lui-meme va sombrer dans son identite commune. A la fin du roman, on voit 

un mouvement vers Ie present. Ce changement temporel est provoque par 

I'evenement du depart de Catherine, la femme de Michel. Elle quitte Ie «bazar 

incoherent» (CB, p.130) ou I'espace fraternel de Michel et de Lia dont elle 

faisait partie et elle trouve un autre homme, Bruno. Le narrateur connote cette 

relation exogame positivement en liant les deux personnages, Catherine et 

Bruno, avec Ie present, I'espace exterieur, la lumiere et la vitalite des sens: 

«Bruno et Catherine entrerent dans la vieille ville. Le long des rues 
etroites et voOtees, les odeurs, des voix surgissaient parfois au 
passage, d'un ruisseau, d'une fenetre oll sechait Ie linge» (CB, 
p.170). 

Ce n'est cependant qu'a la fin du livre qu'on voit un mouvement vers Ie 

present represente par les deux etrangers, Catherine et Bruno. Le narrateur 

n'offre pas de solution pour Ie couple fraternel. Michel et Lia, eux, vont se 

decomposer dans I'espace de I'anteriorite, dans les chambres de bois. Le 

contraste entre les deux couples indique la position du narrateur. 

Dans Les enfants du sabbat, Ie narrateur cree une structure 

temporelle de «va-et-vient» a partir d'une position-clef7 qui domine dans Ie 

texte. La position-clef dans ce roman serait Ie pouvoir magique de soeur Julie 

67Gerard Genette, Figures III (Paris: Editions du Seuil, 1972) 87. 
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qui lui permet d'etre «transportee en esprit dans la montagne» (ES, p.27) oll se 

reactualise son enfance et de revenir au couvent (Ie present). La position-clef 

(Ie pouvoir) dans Les enfants du sabbat s'inscrit dans I' espace du couvent qui 

represente la ft3alite68 mais, soeur Julie ne fait pas partie de cette realite. 

Enfermee dans Ie couvent, elle a recours a la sorcellerie: 

«Et plus Soeur Julie est triste et deprimee (dit Ie narrateur), plus elle 
devient susceptible d'accueillir la consolation magique qui lui vient 
de la cabane et de toute la montagne de B, .. » (ES, p.26). 

L' alternance entre Ie passe et Ie present (Ie «va-et-vient») iIIustre I' obsession 

nostalgique et Ie rejet de la realite, car dans Ie present soeur Julie rejette la vie 

ecclesiastique. Elle fait basculer I' ordre ecclesiastique en utilisant son pouvoir 

diabolique. Soeur Julie essaie de retrouver Ie moment paradisiaque qu'elle a 

vecu avec son frere Joseph; mais, elle n'y reussit pas. Comme nous I'avons 

deja explique dans Ie premier chapitre, elle exprime son desir de tuer son frere 

car il a epouse une etrangere, Piggy. 

Dans les romans, Les chambres de bois et Les enfants du sabbat, Ie 

passe occupe beaucoup d'espace dans la narration. Par contre, la structure 

temporelle dans L'Enfant charge de songes est differente que celie des deux 

autres romans; c'est Ie present qui occupe beaucoup de place. L'etrangere, 

Lydie fait son apparition tot dans Ie roman et c'est elle qui met fin a la relation 

68Nous appelons realite, I'espace social qui represente un espace du present 
et du futur tandis que I'espace fraternel represente un espace de I'anteriorite. 
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fraternelle mimetique entre Julien et Helene. Le narrateur montre que Ie stade 

de I'union fraternelle n'est pas vivable s'il se prolonge interminablement. II 

montre cette idee en employant I' «ellipse indeterminee temporelle»69, ce qui 

veut dire: «Absence du recit sommaire, absence de la pause descriptive»70 

ou autrement dit, creation d'omissions. 

Les omissions arrivent au debut du roman, L'Enfant charge de 

songes. Le narrateur explique que Julien a huit ans et «il serre dans sa main la 

main de sa petite soeur, qui a six ans» (EC, p.29). Ce stade dure peu, car 

soudain Ie narrateur dit: «Un jour, Helene et Julien eurent quatorze et seize 

ans» (EC, p.4D). Cette lacune temporelle signifierait que Ie narrateur n'attache 

pas d'importance au stade pre-sociaj1'. La mort d'Helene qui suit permet a 

Julien de commencer une vie avec I'autre, Aline qui represente a la fois 

I'endogamie et I'exogamie. II existe un mouvement vers Ie present et me me 

vers Ie futur dans L'Enfant charge de songes, qui montre Ie processus de 

maturation mental et physique de Julien. Le recours a I'analepse dans les deux 

autres livres signifie la prolongation du stade maternel pre-social que Ie 

69Gerard Genette, Figures III (Paris: Editions du Seuil, 1972) 139. 

70Genette 139. 

7'Selon nous, Ie pre-social represente Ie temps qui precede seize ans. Julien 
a couche avec Lydie a I'age de seize ans et nous avons dit que cette scene 
represente la maturation de Julien et la fin de son «enfance interminable» (EC, 
p.37). Assumer une sexualite exogame marque I'entree dans la societe. 
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narrateur connote d'une fa90n negative. Dans Ie troisieme roman, on remarque 

un element nouveau: une prolepse temporelle72 representee par la gestation 

de I'enfant de Julien et d' Aline qui va naitre. 

La realite exige la rupture avec Ie passe, sinon on reste «un enfant 

nomade» (CB, p. 188), <des enfants sauvages» (ES, p.1 51) ou un «vieil 

adolescent» (EC, p.25) ne connaissant pas d'epanouissement physique et 

psychologique. Julien atteint Ie compromis en restant avec Aline parce qu'elle 

signifie Ie passe et Ie present. En vivant une existence egocentrique (replie sur 

soi-meme), on ne peut pas etablir de relations positives avec l'autre73 . 

La Chambre rouge dans L 'Enfant charge de songes: Espace du compromis 

Nous allons analyser la chambre rouge, un espace dans L'Enfant 

charge de songes qui se presente dans la troisieme partie. Cet espace 

represente deux moments temporels, Ie passe et I'avenir. Dans la chambre 

rouge Ie narrateur dit que «Ie temps n'est plus mesurable» (EC, p.124). Dans 

cet espace, Ie protagoniste s' enfonce dans son passe; il continue a ecrire des 

72Gerard Genette, Figures III (Paris: Editions du Seuil, 1972) 105. 

73Bruno Bettelheim parle de ce concept dans son livre. II dit que «Le conte 
de fees, a partir de faits se lance dans des evenements fantastiques ... L'enfant, 
apres s'etre laisse emmener dans un voyage merveilleux, revient a la realite a 
la fin du conte, d'une fa90n tout a fait rassurante». Bruno Bettelheim, 
Psychanalyse des contes de tees (Paris: Laffont, 1976) 87. Mais Michel, Lia 
et Julie ne reviennent pas a la realite, ils continuent leur «voyage merveilleux», 
leur voyage dans Ie passe. 
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poemes et a ecouter de la musique classique qui «depuis son enfance, [ne] 

possedait [-elle pas] Ie pouvoir de Ie rendre heureux .. » (ES, p.14). 

La chambre rouge represente aussi une halte temporelle. Julien ne 

pense plus; il n'existe plus: 

«Dans la chambre rouge silencieuse, bient6t il (Julien) n'entend plus 
rien, n'eprouve plus qu'une immense lassitude. Livres refermes, 
disques qui ne tournent plus, .. » (EC, p.124). 

On pourrait dire que Julien refuse de penser a son passe a son futuro Ce desir 

se presente une fois par Julie dans Les enfants du sabbat quand elle se dit: 

« .. je serais delivree, absoute, blanche comme neige, sans enfance et sans 

avenin> (ES, p.32). Cette halte du temps pourrait signifier un refus de depasser 

du stade maternel (Ie passe) au stade social (Ie present). La chambre rouge 

cependant represente aussi un temps fictif: 

«Une seconde existence double sa petite vie d'employe et d'amant 
tres sage. Des villes fabuleuses apparaissent entre les lignes de ses 
livres, laissent entrevoir Ie dedale des rues .. » (EC, p.131). 

La couleur «rouge» de cette chambre rappelle au lecteur I' echarpe 

rouge de Lydie, les souliers rouges d' Aline et la bouche rouge de Camille. La 

couleur rouge evoque Ie rapport sexuel exogame. La chambre rouge represente 

I'espace du compromis, car elle signifie a la fois Ie desir de rester attache au 

passe et celui d'assumer un present qui inclut I'imaginaire (l'ecriture). L'Enfant 

charge de songes est Ie seul roman oll Ie protagoniste ecrive. Julien lutte 

contre Ie souhait d'avoir «une enfance interminable» (EC, p.37) afin de passer 



74 

a I'adolescence et d'atteindre I'etape adulte ou en d'autres termes, afin de 

parvenir a la pleine maturite corporelle et intellectuelle. Une fois sorti de la 

chambre rouge, Julien revient a Aline qui represente les deux moments 

temporels, Ie passe (echo d'Helene) et I'avenir comme difference. 

L'Enfant charge de songes represente Ie roman qui marque Ie 

compromis. On peut connaitre une relation mixte endo/exogame (Aline) et il est 

possible de se plonger dans Ie passe pourvu qu' on rejoigne Ie present afin 

d'etablir des relations satisfaisantes avec I'autre. Dans L'Enfant charge de 

songes, Ie narrateur montre que me me si on n'atteint jamais une «absolue 

perfection» 74, on peut cependant arriver a un compromis hors de la 

fusion/confusion et hors de la dichotomie/agression. L'accueil de I'autre, ni 

semblable ni radicalement opposee, mais a la fois me me et different, et Ie 

recours a I'imaginaire constituent ce compromis. La chambre/tombeau s'est 

muee en espace de rencontre avec la creation. 

74Donald Smith, «Anne Hebert et les eaux troubles de I'imaginaire», Lettres 
quebecoises 20 (1980-81) 66. 
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CONCLUSION 

«On essaie d'atteindre une sorte d'absolu, une sorte de perfection, 
mais on sait tres bien qu'on ne I'atteindra jamais»75 

Toute I'argumentation qui sous-tend I'etude des trois livres d' Anne Hebert que 

no us avons entre prise se trouve resumee dans ces paroles citees par I'ecrivaine 

elle-meme. Les chambres de bois, Les enfants du sabbat et l'Enfant charge de 

songes ont ete tous les trois marques par la presence d'un couple fraternel, ce 

qui constitue en soi un commentaire sur la question du rapport entre Ie meme 

et I'autre. Dans chaque roman, Ie frere et la soeur hebertiens essaient de 

trouver une sorte d'absolu, une vie d'innocence et d'authenticite; mais Ie 

narrateur se rend compte qu'une relation du meme au me me (endogame) ne 

peut pas s'averer vivable dans la societe. Par contre, il nous montre par son 

troisieme livre qu' on peut atteindre une sorte de compromis. 

Pour trouver de quel compromis iI s' agit, nous avons essaye 

d'explorer les ressemblances et les differences significatives d'un texte 

hebertien a I'autre. Pour ce faire, nous avons procede a une etude intra-

intertextuelle du theme des relations fraternelles. Cette etude intra-

intertextuelle du theme a incite une reflexion sur tout ce qui concerne Ie 

75Donald Smith, «Anne Hebert et les eaux troubles de I'imaginaire». Lettres 
quebecoises 20 (1980-81): 66. 
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probleme des relations fraternelles dans les trois livres d' Anne Hebert. Nous 

avons demontre que dans les trois romans hebertiens, les enfants forment un 

duo fraternel de sexe different. En decrivant un couple fraternel, Anne Hebert 

pose Ie probleme de la relation d'homme a femme entre Ie me me et I'autre. Le 

frere et la soeur hebertiens marquent une relation de similitude car ils 

appartiennent a la meme famille. Dans ce contexte, la relation fraternelle 

represente une sorte de narcissisme autistique contre toute representation de 

I'autorite sociale. Les couples fraternels dans les trois livres se replient sur eux

memes pour retrouver la purete de I'enfance qui n'a pas ete souillee par les 

parents (I' ordre social). 

Le narrateur montre les cotes negatifs de la loi sociale et de ses 

representants dans chaque roman. Le frere et la soeur forment une relation 

intime, non-sexuee suite a une domination blessante de la part de leurs parents. 

Un lien endogame (frere et soeur) transgresse I'ordre social qui impose la 

presence de I'autre selon les regles. Dans Les chambres de bois, Les enfants 

du sabbat et l'Enfant charge de songes, Ie narrateur montre qu'une relation 

exogame entre I'homme et la femme porte I'empreinte de la socio-sexuation. 

Selon la societe, Ie mari doit manifester des caracteristiques typiquement 

«masculines» (l'agression, la violence) tandis que la femme doit montrer des 

attributs «feminins» stereotypes (la passivite, I'innocence) comme nous avons 
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conclu dans les deux chapitres. Dans tous les livres, cette socio-sexuation est 

basee sur Ie sacrifice de la femme. 

En explorant les differences d'un roman hebertien a I' autre, nous 

avons montre par notre premier chapitre que Michel et lia, frere et soeur dans 

Les chambres de bois tissent une relation intime pour rejeter la socio-sexuation. 

115 contestent la masculinite et la feminite traditionnelles en inversant les roles. 

Nous avons vu que Ie frere et la soeur dans ce roman representent deux 

facettes de complementarite. Une harmonie se cree entre Ie masculin (lia) et 

Ie feminin (Michel) non incarnes dans Ie stereotypes sociaux. Mais hors 

societe, ces personnages se delitent. 

Ensuite, nous avons analyse la dichotomie conflictuelle dans Ie couple 

fraternel de Les enfants du sabbat. Joseph et Julie vivent un rapport intime, 

harmonieux pendant leur enfance. 115 partagent une fusion non sexuee qui 

represente un melange de masculinite et de feminite. Une fois socialises, Ie 

frere et la soeur se separent. Joseph fait son service militaire et il epouse une 

etrangere, Piggy, et Julie devient religieuse. Donc, Ie narrateur montre que la 

societe a un effet negatif sur Ie frere et la soeur dans ce roman. Ne pouvant 

survivre ni hors societe, ni dans la societe, Ie couple fraternel est pris entre 

marteau et enclume. 

Dans Les chambres de bois et Les enfants du sabbat, Ie couple 

fraternel represente la relation endogame. L'autre ou I'etrangere, Catherine 
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dans Les chambres de bois et Piggy dans Les enfants du sabbat, est rejetee par 

Ie narrateur parce que comme nous I'avons constate, elle est un produit socio

sexue de la societe exogame qui inflige des roles stereotypes. Le narrateur met 

en question la loi en decrivant ces couples quasi-incestueux. L'individu qui s' en 

separe retablit I'integrite du moi pre-social. Cependant, nous avons montre que 

Ie couple fraternel qui veut conserver la purete de I'enfance ne pourra evoluer 

ni physiquement ni mentalement. L' evolution doit se faire normalement du 

stade maternel narcissique au stade socio-phallique (patriarcat). Les couples 

fraternels hebertiens qui se figent dans Ie passe pour retrouver la purete de leur 

enfance risquent de se noyer dans I'eau profonde de leur identite commune, de 

leur «moi» profond. 

Dans Ie deuxieme chapitre, nous avons suivi en parallele I'evolution 

de I'espace. Nous avons etudie I'espace familial, social et fraternel et I'espace

temps des textes. Le narrateur valorise negativement I' espace social et familial. 

Nous avons remarque que chaque personne y execute un certain role 

stereotype caracteristique d'une polarisation sexuelle. Dans ce contexte, 

I' espace fraternel signifie la contre-socialisation par la valorisation du pre-social. 

Dans Les chambres de bois, I'espace fraternel (l'appartement 

parisien) de Michel et Lia est connote negativement; il marque Ie deperissement 

humain . Le narrateur laisse entendre qu'une relation endogame narcissique ne 

peut se vivre dans une societe basee sur I'exogamie et la necessite de la 
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rencontre avec I'autre. Dans Les enfants du sabbat, nous avons vu que soeur 

Julie habite dans Ie present au couvent, mais la sorcellerie lui permet de 

reactualiser son passe avec son frere; donc, elle va et vient «Iibrement du 

couvent (Ie present) a la montagne de B .. , (Ie passe) et de la montagne de B .. , 

au couvent» (ES, p.7l). 

L'Enfant charge de songes a ete garde pour la conclusion parce qu'il 

semble s' ouvrir sur une solution de compromis entre I' endogamie et I' exogamie. 

Dans ce livre, nous avons vu que I'union fraternelle se defait entre Julien et 

Helene et Julien se lie a une femme, Aline, qui represente Ie compromis. A la 

fois Ie mame (I' endogamie) car elle est Ie double, la soeur de Julien, elle 

symbolise aussi I'autre (I'exogamie) parce qu'elle est etrangere ala famille. Elle 

ne se presente pas comme «I'autre», comme Catherine dans Les chambres de 

bois ou Piggy dans Les enfants du sabbat ou encore Lydie et Camille dans 

L'Enfant charge de songes. Aline represente la difference plutot que I'alterite. 

Dans ce roman, la relation endo/exogame s'avere litteralement vivable comme 

Ie demontre la presence de I' enfant qu' Aline et Julien attendent. Dans Les 

chambres de bois, on a remarque qu'il n'y a pas d' enfant. Dans Les enfants du 

sabbat, I'enfant de Joseph et de Piggy (une relation exogame) meurt et Julie 

accouche par magie, mais son enfant (Messie/Satan) meurt egalement. Selon 

nous, I'enfant qui va naitre dans L'Enfant charge de songes signifie que Ie 

rapport entre Julien et Aline est compatible avec la societe puisqu'ils ne sont 
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pas frere et soeur. Dans ce roman on a remarque un mouvement vers Ie 

present et vers I'avenir (I'enfant qui va naitre) . Le narrateur valorise Ie present 

qui signifie I'evolution du stade pre-social au stade social mais un stade social 

non stereotype. 

L'enfant charge de songes marque Ie compromis. Julien peut avoir 

son passe (Aline representant I'echo d'Helene) et son avenir (Aline signifiant la 

difference). Dans la chambre rouge, il se perd dans Ie souvenir (son passe) et 

il invente un monde fictif mais Julien est aussi capable de rejoindre la realite (de 

retomber sur ses pieds) des qu'iI quitte cette chambre, ce que Michel, Lia et 

Julie ne reussissent pas a faire. Comme Ie narrateur Ie constate dans Les 

enfants du sabbat: «II s'agit de ne pas sombrer completement dans un sommeil 

agite de reves» (ES, p.41). Nous avons dit que pour vivre dans Ie reel, il faut 

savoir remettre Ie passe a sa place, sinon, ou on ne subit ni une evolution 

physique, ni une transformation psychologique. S'ils s' egarent dans Ie reve

illusion, dans I' eau profonde de I'identite commune, Ie frere et la soeur 

hebertiens ne peuvent pas etablir de relations positives avec I'autre. Nous 

avons conclu que dans Ie temps present, nous pouvons arriver a un compromis 

acceptable a la fois pour la societe et pour les couples fraternels. 

Nous avons montre que la relation du meme au meme, illustree par 

la representation du lien fraternel, n' est pas vivable etant donne I' evolution 

temporelle. L'appel de I'autre met cette relation en question; I'autre etant ici 
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I'individu du sexe oppose. Alors commence une negociation sur I'identite de 

cet autre: autre oppositionnel (Catherine, Joseph et Julie et Lydie), autre 

differentiel (Aline). L' autre differentiel represente Ie me me sur Ie plan socio-

historique (Aline n'est pas vraiment une etrangere, elle est du meme pays) et 

la difference sur Ie plan sexuel (Aline n' est pas la soeur). 

LA STRUCTURE NARRATIVE OEDIPIENNE DANS L'ENFANT CHARGE DE 
SONGES 

Bien que Ie troisieme roman represente Ie compromis, il represente 

un roman traditionnel. L'Enfant charge de songes a une structure narrative 

oedipienne. Oedipe est Ie sujet de la quete et du voyage initiatique. La 

femme/sphinx-monstre est la question. Dans son livre, Teresa de Lauretis 

decrit Ie mouvement narratif patriarcal (<<maleness of all narrative 

movement» 76). Elle dit que Ie heros dans la narration traditionnelle est 

toujours masculin tandis que la femme represente la quete ou I' obstacle: «In 

this mythical-textual mechanics, then, the hero must be male, .. because the 

obstacle is morphologically female .. »77. Lauretis continue a expliquer que la 

narration oedipienne finit avec I'homme (Ie heros) trouvant la femme (I' objet de 

76Teresa de Lauretis, Alice doesn't: Feminism, Semiotics, cinema 
(Bloomington: Indiana University Press) 121. 

77Lauretis 120-121. 
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la quete) a la fin de son voyage. Elle explique ce concept dans son livre. Les 

remarques entre crochets sont de nous: 

«For the boy [Julien] has been promised, by the social contract he 
has entered into at his Oedipal phase, that he will find woman [Aline] 
waiting at the end of his journey [son depart a Paris]» 78 

Le voyage dans Ie L'Enfant charge de songes appartient a Julien; c'est une lutte 

entre Ie passe et Ie present. Dans L'Enfant charge de songes, Aline represente 

I'objet de la quete. Julien est I'homme trouvant la solution (la femme juste). 

La premiere femme, sa soeur est trop semblable, la deuxieme, Lydie est trop 

etrangere mais la troisieme femme, Aline represente la solution. Rien ne permet 

d'interpreter que cette structure narrative traditionnelle (femme-sacrifiee, 

femme-objet de quete) soit critiquee par Ie narrateur. Peut-etre Anne Hebert a-

t-elle absorbe un certain discours social, sans s'en etre rendu compte, peut-etre 

I'a-t-elle accepte. Le dernier roman d' Anne Hebert offre certes un compromis. 

II est plus ouvert a une societe egalitaire (Julien fait d' Aline son egale), mais 

jusqu'a un certain point ... 

78Lauretis 133. 
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