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Le troc des femmes ou la revoke de Dora

Marie Feldman

Ce litre resume deux principes que j'ai degages de la piece Portrait

de Dora,^ ecrite par Helene Cixous et presentee en 1976 pendant la

revolution feministe. Le troc fait partie dun systeme economique

primitif, tandis que Dora incarne la femme qui se rebelle contre

toutes les institutions perimees de notre socicte. Cette rebellion peut

etre comprise a plusieurs niveaux intellectuels: c'est I'introduction a

Taction coutumiere entre I'homme seducteur et la femme-proie, mais

aussi au domaine complexe de la femme soumise, collaboratrice, re-

belle, et libre.

Le drame. Portrait dc Dora, se base sur I'analyse proposee a la fin

du siecle dernier par Freud, Le cas Dora,' ou deux reves rccurrents

sont interpretcs. Ces interpretations refletent les idees precon<;ues du

role de la femme dans la societe bourgeoise europeenne de I'epoque.

La position actuelle de Cixous est loin de la perspective bourgeoise

a I'epoque de Freud. Cixous est nee en 1937 en Algcrie, alors une

colonie fran^aise, ou les moeurs europeennes etaient encore bien plus

engrences afin de dilferentier le colon de I'indigene et de justifier sa

subjugation. Apres la revt)lte d'Algerie, Cixous a du se rendre compte

que I'attitude du ci>lon envers I'indigene s'indenlitie a celle de

I'homme envers la femme dans I'ancienne societe bourgeoise. Tout

en prenant conscience de ce role traditionnel de la temme, Cixous

etait forcemenl fres sensilile aux differences etablies enlre les sexes

—

celles du maitre et du serviteur— differences observees depuis son en-

fance. Cette prise de conscience est sans doute ce qui I'a poussee a

Taction. Cixous est, aujourd'hui, chef du Centre de Recherches des

Ltudes Feminines a Paris. Depuis sa publication en 1975 de La jcwie
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22 PAROLES GELEES

nee/ elle est consideree parmi les ecrivains et theoriciens principaux

qui ont emerge du mouvement feministe intellectuel fran<;ais.

Dans son analyse dans Le cas Dora, Freud dcmontre le role tradi-

tionnel de "Dora": une jeune femme de 18 ans forcee par son pere

de se faire trailer pour une "petite hysterie." Apres avoir passe une

enfance maladive, elle ecrit des lettres indiquant son intention de se

suicider. Cette manifestation malsaine vient a la suite de relations

compliquees avec I'ami du pere, Herr K., qui avait fait des propo-

sitions a Dora, alors que le pere etait I'amant de la femme de son ami

depuis quelques temps.

Le premier des deux reves reflete un incendie nocturne au cours du-

quel monsieur B. reveille sa fille qui s'habille en toute hate, alors que

la mere veut sauver sa boite a bijoux. Le pere refuse de risquer sa

mort et celle de ses enfants pour la boite a bijoux. Freud interprete

ce reve avec I'aide de transferts: monsieur K. remplace le pere. Dora,

qui avait re<;u une boite a bijoux de monsieur K., veut lui donner en

echange la sienne — ici le sexe feminin. De son cote, la mere se sub-

stitue a madame K.: ceci facilite la demonstration que Dora veut ac-

corder a monsieur K. ce que sa femme lui refuse— une fois de plus

le sexe feminin. Freud ajoute que Dora fait appel a son pere pour la

proteger de sa tentation de ceder a monsieur K., preuve quelle est

amoureuse de lui. Pourtant, elle ne lui cede pas, refoulement qui pro-

vient de son enfance quand elle se masturbait. En outre, Dora a in-

dique a Freud qu'il y avait toujours de la fumee quand elle s'eveillait

de ce reve d'un incendie nocturne. Cette fumee sera revelatrice du

baiser de monsieur K. fumeur. Afin de renforcer I'exactitude de son

interpretation, Freud continue a expliquer les scenes racontees par

Dora. A chaque fois, la meme conclusion revient: elle est "coupable"

d'aimer monsieur K., de ne pas lui ceder.

Le second reve de Dora, selon Freud, se developpe ainsi: elle se

promene dans une petite ville inconnue. Lorsqu'clle arrive dans sa

chambre, une Icttre de sa mere I'attend indiquant la mort de son pere.

Freud avoue avoir des difficultes avec I'interpretation de ce reve.

Pourtant, ccla n'empcche pas qu'il arrive a une autre conclusion de

culpabilite: cette fois-ci Dora desire se venger. La lettre quelle re(;oit

de sa mere indique cette vengeance que Dora veut exercer sur son

pere, si elle ne peut pas le convaincre d'abandonncr son amante.

Cette lettre devient cgalement celle de madame K. I'invitant a venir

pres du lac ou monsieur K. avait offert le mariage a Dora. Plus tard,

au moment ou elle I'empeche de completer son analyse, Freud ac-

cusera Dora dun esprit de vengeance encore une fois.
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A I'epoque, Le cas Dora a attire I'attention de la societe bourgeoise

pour laquelle toute reference sexuelle restait tabou. Plus recemment,

Freud a ete critique pour ses vues phallo-centriques du monde qui

seraient erronees ou depassees. Au lieu d'attaquer Freud, Cixous a

simplement re-ecrit son analyse. L'analyste Freud ne se distingue pas

du personnage "Freud" presente dans le Portrait de Dora. Si traduc-

tion il y a, les repliques de la figure de "Freud" dans la piece

representent plus ou moins la perspective du docteur Freud. Mon
etude a suivi Dora a travers le texte de Cixous afin de la "voir" dune

autre perspective.

Selon Barthes, "I'enjeu du travail litteraire c'est de faire du lecteur,

non plus un consommateur, mais un producteur du texte"; autrement

le travail textuel se marque par le "divorce impitoyable" entre le

fabricant et I'usager. Le texte scriptible se joue avant d'etre "traverse,

coupe, arrete, plastifie par quelque systeme singulier (Ideologic,

Genre, Critique). .
.".'' Le jeu du texte deborde de connotations

entrainant I'appreciation dans des directions nombreuses, des signifi-

cations multiples:

Ce texte est une galaxie de signifiants, non une structure de signifies;

il n'a pas de commmencement; il est reversible; on y accede par

plusicurs entrees dont aucune ne peut etre a coup sur declaree

principale. (12)

Devant le texte "absolument pluriel", le Portrait de Dora, nous

proposons de situer un acces possible par un choix limite d'elements

d'analyse qui s'organisent de la fa<;:on suivante: le systeme d'echange

des femmes;^ la prise de conscience au stade du miroir;" le deplace-

ment du "sujet" femme a travers revolution des reves; et la destruc-

tion de r"institution," la revolution qui peut permettre la naissance

de la femme.

Un "avenir avenant" pour Dora, ne peut etre celui impose par sa

culture qui voudrait la traiter comme produit d'echange entre

proprietaires. Le pere/homme est le sujet et la fille/femme est I'ob-

jet dans la societe bourgeoise—ce qui permet et 'naturalise ' le proces

d'echange: "Papa profite des occasions que lui laisse monsieur K.;

monsieur K. profite des occasions que lui laisse papa. Tout le monde
sait s'arranger" (67).

Levi-Strauss considere que la structure de la societe represente les

structures mentales qui ont ete moulees par les conditions physiques
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ambiantcs et passees. Cette structure se rcprotiuit par trois systcmes

d'echange: le langage, la scxualite et I'economie. Dora devient I'ele-

ment perturhafeur du troc quand ellc refuse d'etre lObjet d'echange.

Hlle est le trciuble, la deviance qui bloque tous les systemes. "Ce qui

m'inquiete le plus, ce sont ces periodes d'aphonie" (21), dil le pere.

Dans la perspective de Jakobson, I'aphonie est precisemenf

Iccroulement des systcmes de communication de mcme que I'indi-

cation dune marche arriere dans le developpement de I'enfant.^ Cela

annonce que Dora nc veut plus conlinuer son role comme objet

d'echange.

Dans les termes de Beauvoir, la femme apparait, "au male comme
un elre sexue: pour lui, elle est sexe, done elle lest absolument .""

Freud lui-mcme demande: "N'avez-vous jamais eu envie de faire un

cadeau a monsieur K. en retour?" (49). II s'agit encore d'un echange:

les bijoux et la femme-sexe ont des valeurs equivalentes. Dora le con-

state quand elle affirme: "Autrefois, j'aimais beaucoup les bijoux,

mais je n'en porte plus" (31). Cette affirmation signale une prise de

conscience; le rejet des cadeaux est I'indication quelle ne "joue ' plus.

Le chemin a ete long et difficile car elle a du vaincre une multitude

de "regies " deja etablies.

A partir de ce moment, Dora doit s'affirmer comme sujet avec une

volonte distincte de celle qui lui a ete imposee jusque-la. Cette action

est semblabic a I'image identifiee dans le miroir, notion expliquee par

R. Coward et J. Ellis:

L'identification dv I'image dans ic miroir est le premier moment dans

lequel I'enfanf commence a former une image de soi. . . . Afin d'avoir

prise sur le tout unifie avec lequel elle est confrontee . . . I'enfant est

forcee de situer son identite. . .
.'

Quand la jeune enfant essaye de se subjectiver, c'est-a-dire de se voir

en tant qu'individu autonome, elle se voit comme le reflet de sa mere,

de niadame K., ou de la gouvernante. Cette image est pourtant celle

c|ue I'homme lui a assignee: toutes les femmes onl le meme role et

sonf inferchangeables. En parlant des relations entre les enfants de

monsieur K. et Dora, Cixous remarque le suivant:

Dc^ra . . . aiirait pu leiir tenir lieu de mere. Hlle tenail lieu de

mere . . . aussi fendre que . . . leur propre mere. (11-12)

Cixous reprend cette meme conviction maintes fois a travers le

texte afin de renforcer I'idee que les femmes sont toujours trailees de

la meme facon:
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Mon pere n'achete jamais un bijou pour moi

sans en acheter un pour ma mere

g( un pour madame K. (12)

Unc fois sa valeur-sexe perdue, la femme devient un fardeau pour

"un mari patient." II serait pret a disposer de son epouse si elle netait

pas liee a d'autres biens, nommement sa progeniture. Pendant la

scene de I'incendie, le pere veut se sauver ainsi que ses enfants, plutot

que la "boite a bijoux," symbole du sexe. II y va de meme pour mon-

sieur K. qui n'a pas divorce d'avec sa femme parce qu'il "ne voulait

renoncer a aucun de ces deux enfants" (35). Ce qui reveille complete-

ment la jeune femme bourgeoise, c'est quelle est legale de la domes-

tique pour la satisfaction du besoin biologique de I'homme. Le pere

et monsieur K. disent tous deux a plusieurs reprises, "vous savez que

ma femme n'est rien pour moi": phrase-cle indiquant le desir sexuel

porte sur un nouvel objet. En retirant I'interet sexuel de leur femme,

ils retirent a toute femme la seule valeur dont cet "objet" saurait etre

investi.

Afin de mettre fin a ce manege, Dora veut engager I'aide de sa

mere et de madame K. qui sont egalement Tautre." Le concept de

r"autre," un processus mental selon Levi-Strauss, se structure en

paires d'opposes dont la paire ultime de contraste est le "moi" et

l'"autre.""' Dans I'analyse lacanienne, I'Autre serait I'individu qui n'a

pas de phallus, symbole de I'autorite. A sa grande stupefaction, Dora

s'aper^oit que la femme est liee a son maitre, le "moi" qui possede

le phallus:

Le maitre et I'esclave sont unis par un besoin economique recip-

roque. . . . Le maitre . . . detient le pouvoir de satisfaire ce besoin.

L'urgence du besoin joue toujours en faveur de I'oppresseur con-

tre I'opprime. ... (L)e Beauvoir 20)

En effet, la mere tolere les relations amoureuses entre son mari et ma-

dame K. qui tolere a son tour I'intimite entre son mari et Dora, de

meme que des liaisons amoureuses entre lui et les gouvernantes. De

son cote, Dora facilite les choses en s'occupant des enfants et du

mari. Toutes trois sont des femmes soumises, collaboratrices. Cette

situation trouve sa justification dans la vieille morale bourgeoise qui

reclame la solidarite de la famille basee sur la soumission de la

femme. Le besoin economique de celle-ci I'encourage a choisir la

route la plus facile. Pourtant, ce choix cache inevitablement les

difficultes que la femme doit vaincre afin de s'assumer; sinon elle de-

vient complice. Des que la femme accepte la tulclle de I'homme, elle
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devient son inferieure. Cette diminution de I'epouse est exprimee par

le pere: "Ma femme nest pas grand chose pour moi" (P de D 21). La

mere qui est devenue "pas grand chose" nest pas capable d'aider sa

fille qui doit transferer le role de mere a I'objet de preference du

"maitre ": madame K., devenue la complice de I'homme. Tous trois,

monsieur B., monsieur K., et madame K. vont faire de leur mieux

pour convaincre Dora qu'elle s'est probablement imagince toute la

scene" (13), car "un homme est dans son droit en etant homme, c'est

la femme qui est dans son tort" (Beauvoir 14): "Dora est injuste"

(PdeD22).
Dora est done coincee. La premiere alternative qu'elle envisage, et

qui est un echec, est d'assumer le role de I'epouse et de forcer le pere

a abandonner son amante. La seconde alternative, qui n'en est pas

une, est d'accepter les avances de monsieur K. et de ne plus

"pretendre au respect d'un homme" (34). La derniere alternative est

d'accepter I'offre de mariage et de devenir "pas grand chose. " Tout

simplement inacceptable, cette derniere possibilite incite la revolte:

"Tu crois que tu peux m'acheter? Tu crois que tu peux me vendre?"

(31).

Cette revolte, dont le premier indice est I'hysterie, se manifeste

dans et par le reve. Cette nevrose menera Dora chez Freud ou les

reves seront analyses afin d'eliminer les symptomes et I'obstruction

dans le circuit d'echange entre hommes. Luce Irigaray place le reve

et I'hysterie dans le meme environnement quand elle ecrit que

I'hysterie est I'endroit ou le fantasque et les fantomes s'avancent a

I'ombre et doivent etre demasques, interpretes et rendus a la realite."

Freud indique egalement que les deux modes principaux de I'incon-

scient sont la condensation et le deplacement. Chez Lacan, la signifi-

cation se deplace a travers I'enchainement determine par la

combinaison et la substitution dans le signiliant: ainsi le signifie est

produit. Le role de Dora est transfere a madame K. et le role de mon-
sieur K. au pere. Cixous effectue ce transfert quand Dora constate:

"Des que madame K. eut compris I'intention de papa, elle lui coupa

la parole, le souffleta et s'enfuit" (16). Les individus peuvent etre sub-

stitues et le souflct signifie la rupture de la chaine opprimante.

A travers le reve Cixous nous introduit egalement au theme de la

femme dans la litterature dite classique, mythologique et religieuse.

Dans CCS textes, la femme est soit deesse, soit monstre, mais jamais

tout a fait humaine. Cixous reprend ce theme classique en jux-

taposant I'homme a la femme. Les triades legendaires sont ici illus-

trees par les trois hommes et les trois femmes. Ces trois vieilles
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femmes ne sont-elles pas les Gorgones, monstres horribles a la

chevelure de serpents? Deux d'entre elles etaient immortelles (ici les

temmes'epouses) mais la troisieme est la mieux connue: la Meduse
qui etait tellement effrayante que quiconque la regardait etait trans-

forme en pierre. Dora, n'est-elle pas la Meduse qui menace I'autorite

des hommes et les reduit a I'impotence par son refus de jouer le role

traditionnel de fille, amante, malade? Cixous signale que le caractere

conventionnel, I'aspect nefaste de la Meduse, n'est qu'un mensonge:

si nous avons le courage de la regarder droit dans les yeux, nous ver-

rons qu'elle est belle et quelle rit.'-

Le reve presente la Madone, femme-vierge'^—pure comme "ces

fleurs blanches . . . qui poussent de I'autre cote du lac" (63). Tout

comme une page blanche a la possibilite de devenir un poeme, la Ma-
done (symbole de I'enfant) debute dans la vie avec toutes les possibi-

lites que I'imagination est capable d'envisager, car les moeurs de sa

societe ne I'ont pas encore souillee.

Un reseau d'elements symboliques se dresse tout au long de la

piece: la fumee, les fleurs blanches et les bijoux sont surtout signifi-

ants dans la mesure ou ils configurent la base economique de la so-

ciete bourgeoise europeenne. "L'autre cote du lac" est le lieu ou la

porte mene la femme qui a brise ses chaines representees par les

bracelets de perles. Les fleurs blanches correspondent a Dora, et par

extension, a toutes les femmes. Les bijoux figurent le troc; la fumee

s'associe par metonomie a I'homme et a son hegemonie. Dora fait

une remarque a Freud: "Monsieur K. et mon pere etaient comme
vous, des fumeurs passionnes" (19). Ce pouvoir de Dora jalouse est

revele quand elle se laisse aller a ses fantasmes et declare: "Si j'etais

un homme, je saurais" (40). C'est la que Freud demande: "Mais qui

est a la place de qui dans cette histoire?" (40).

Afin de se liberer, Dora doit tuer I'oppresseur: "C'est Lui ou

Moi. ... II faudra tuer. C'est une loi" (25). Ce qui frappe, si Ion

pense a la doctrine de "souhait realise," c'est la description que

Cixous nous donne de I'abattage rituel dun animal de boucherie:

]e le renverse a demi et lui tiens la tete par derriere. . . . Je

legorge. . . . le lui tranche la gorge sur toute la largeur du cou . . . et

je tirai comme un trait de gauche a droite. (27)

Ce sacrifice libere Dora des emotions refoulees, causes du trau-

matisme qui I'a menee chez Freud. En plus, c'est une action qui ren-

verse les roles et le point de depart pour un nouvel avenir ou la

victime est devenue executrice.
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La dcrniere etapc de la revolution est done de detruire "I'institu-

tion" symbolisee par Freud. Ici encore Cixous ne se contente pas de

terminer la psychanalyse dune fac^on amicale, bien au confraire c'est

Dora qui donnc conge a Freud de la meme maniere que Ion donne

conge a un domestique. Elle le licencie sur le champ, bien que sa de-

cision ait etc prise quinze jours auparavant: sa liberation complete

ne vient que lorsqu'unc voiture renverse monsieur K.

Ce fut le jour Ic plus horrible de sa vie.

Ce fut le jdur le plus heureux de sa vie. (104)

Ces deux phrases soulignent I'ambivalcnce de la revoltc. Dora a

perdu I'homme quelle aurait pu aimer, mais elle a gagne sa liberie.

Ses sentiments gardcnt cette ambivalence. Elle declare: "Celui qui me
tue, je le veux. J'ai envie" (26). Mais, cet amour/desir "etait incom-

patible avec sa dignite" (83). L'accident marque la fin dun mode de

vie pour Dora et la naissance de "la jeune nee."

Le texte de Cixous focalise le besoin urgent de briser les chaines du

systemc de troc. A travers son propre systeme, le texte proclame sa

repugnance pour les institutions bourgeoises qui ont naturalise I'op-

pression de la femme au point ou elle s'est sentie protegee et a I'aise

dans son role d'infcrieure. Cixous fait appel a la revoke qui affran-

chira la lemme du joug masculin et lui donnera la liberte de choisir

son avenir.

Marie feldman is in the Master's program in French at Florida

Athuitic Unixwrsity.
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