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LE DISOOURS DU OORPS FKMININ 

UNE TRADITION MKĘCONNUE 

De lapparition de Iimprimerie a la Róvolution francaise, dans un 
laps de temps de plus de trois siecles, il a paru en France prós d'une cen- 
taine d'ouvrages, souvent volumineux, qui se sont attachós A dómon- 
trer la supórioritć morale et physique de la Femme sur I'homme, 4 grand 
renfort d'arguments scripturaires, historiques, mythologiques, módi- 
caux et 6thiques. 

Il est probablement exact de dire que les ouvrages a lapologie du 
sexe fóminin ont ćtó, sous lancien Rćgime, plus nombreux que leurs 
contreparties misogynes. 

(es ócrits ont ceci en commun qw'ils dófendent non lógalitć des sexes 
ou des revendications visant A amćliorer la condition sociale des fem- 
mes mais la supórioritć de celles-ci. Móme ceux qui concluent A une ćga- 
litóć de droit s'appuient sur des arguments qui proclament la supórioritć 
de fait, la «prócellence de fait». 

Ce courant idóologique, mal connu dans son extróme continuitć, pró- 
sente une ćtonnante cohósion: les memes arguments de base, les mómes 
rćfutations y reviennent, avec certes des variations significatives, des 
subtilitóćs nouvelles, la trace des ruptures ćpistómiques successives. 

Les titres n'en varient guóre: Le Triomphe des dames, Apothóose du 
sewe, Apologie du beau sece, Le Champion des dames, De la supórioritć 
des femmes, Dófense des femmes... Oette tradition discursive, 4 la fois 
cohćrente et marginale, prósente un mólange de hardiesses thóoriques, 
de critique des prójugós et de rópótitions compulsives de disputes sco- 
lastiques. 

Il faut le próciser, quoique cela soit sans doute ćvident, la grande ma- 
joritć de ces apologistes de la Supórioritć fóminine, de 1442 Ah la Róvo- 
lution, furent des hommes. Les quelques femmes qui ont óerit en faveur 
de leur sexe, de Ohristine de Pisan 4 Olympe de Gouges, se montrent moins 
empressćes 4 affirmer leur supórioritć ćventuelle. Si elles reprennent 
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les arguments de notre tradition, c'est en les tempórant. Loin d'appeler 
a un Róegne des Femmes, comme le font les plus enthousiastes de nos 
idćologues, elles coneluent plus coneretement en faveur d'une óćgalitć 
devant Ióćducation et les droits civiques. Autrement dit, elles antici- 
pent sur la revendication fóministe, qui ne se confond nullement avec 
la tradition galante et utopique que nous nous proposons de dócrire*. 

Sil existe bien des travaux sur la querelle du Roman de la Rose, sur 
la deuxieme «querelle des femmes» au XVI” siecle, sur la condition fó- 
minine 4 lópoque classique..., il ne semble pas que Iensemble de ce cou- 
rant soit connu dans sa rigoureuse continuitć et son ćclairage idóologi- 
que spócifique. 

Le premier ouvrage imprimć que nous possćdions qui soit essentiel- 
lement consacrć 4 affirmer la supćrioritć des Femmes, c'est le Champion 
des dames de Martin Le Franc (6d. 1485, ródigć en 1442), vaste roman 
allógorique versifić, ćcho tardif de la querelle du Romam de la Rose et 
róponse polómique 4 Jean de Meung et sa sćquelle. 

A la fin du XV* sieele, parait aussi le Triomphe des femmes, traduit 
d'un ouvrage espagnol de Rodrigue de la Camara, 

auquel par cinquante raison dótermine que la femme est de plus noble et de 
plus grant excellence que n'est l"homme. 

En 1509, Cornelius Agrippa, un de ces esprits universels de la Re- 
naissance, auteur de divers ćcrits historiques, thóologiques et alchimi- 
ques, donne une dissertation latine De nobilitate 8: praecellentia foeminei 
secus (publ. 1529) qui devient le vademecum des milieux «fóministes» 
autour de Marguerite de Navarre. Kssai scolastique traversć par une 
mystique hćtórodoxe de la fóminitć, la Prócellence du sece fóminin ser- 
vira de modóle aux innombrables ouvrages qui vont suivre?. Aprós Agrip- 
pa, les textes de notre tradition discursive proliferent, alimentćs par 
la Querelle des Femmes: le Jugement poótie de Vhonneur feminin de Jean 
Bouchet (1536), la Louónge et Haultesse du seze feminin de Franęois 
Habert (1541), le Fort inecpugnable de Francois de Billon (1553), pour 
ne citer que les principaux. Guillaume Postel — «lesprit le plus rare 
que notre aage ait produit», ócrit Florimond de Rómond — s'appuie 
sur notre tradition dans son singulier traitć intitulć les Tres-mervetlleuses 
victotres des femmes du nouveau monde (1553). Il annonce la venue d'une 
femme-messie, complómentaire du Christ, appelóe 4 la ródemption de 

1 Nous venons d'achever un ouyrage d'ensemble sur la question: Les Cham- 
pions des femmes, Montrćal 1978. 

» Parallelement au courant frangais, l'apologie des Femmes devient ćgalement 
en Italie un genre rópandu: Pompeo Colonna, Girolamo Ruscelli, Moderata Fonte 
(1592), Laurence Marinella (1601), Canonhiero (1606), Bronzini (1622)... 
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la partie fóminine des ames, Panima, qui dans le macrocosme correspond 
au nouveau monde, hómisphere «fóminin» rócemment dócouvert. Elle 
fera rógner la sur-raison sibylline «qui consumera la perfection du mon- 
de» et la volontć divine sera entićrement accomplie. «Impiótć folle», 
diront les contemporains. Cette mystique du Regne des Femmes, dont 
le rósumć que nous donnons efface lextróme complexitć, constitue un 
des plus beaux dólires mótaphysiques jamais conęus. A la fin du sieele, 
outre les dissertations d'Alexandre de Pontaymeri (Paradoxe apologi- 
que, 1594) et de F. de Brinon (le Triomphe des dames, 1599), il faut signaler 
la premióre femme 4 reprendre les thóses de I'apologie: Marie de Romieu 
(PFzcellence de la femme, 1581). 

Bien entendu, les misogynes ne dóćsarment pas. Ils exploitent un 
fonds módióval de grivoiseries, de proverbes et d'arguments tirós des 
anciens et des Póres. Le plus notoire des misogynes au XVI” siecle fut 
le toulousain Gratien du Pont de Drusac, auteur du Zivre des Contro- 
verses (1534). C'est un autre misogyne, attardć, qui va relancer le dóbat 
en pleine Contre-róforme: Maitre Jacques Olivier publie en 1617 son 
Alphabet de Vimperfection et malice des femmes, qui ne compte pas moins 
de quatorze róćditions au XVII? siecle. Il proyoque une leyvće de bouc- 
liers gónćrale de la part des galants apologistes: Brie Comte-Robert, 
le chevalier de I Escale, la Martiniere, Bernier, Gaillar, s'inserivent en 
faux contre Olivier et ses «inepties barbares et ridicules». Pendant tout 
le siócle classique, les champions des dames, annće aprós annće, róacti- 
vent le corpus d'arguments qui est apparu au XV” siecle; ils en trouvent 
de nouveaux conformes 4 l'esprit du temps. Oertains de ces ouvrages 
tiennent de Póloquence d'apparat, d'autres de la dissertation savante, 
d'autres du pamphlet, de la satire d'idóes. Tous cependant fonctionnent 
sur un modóle immuable, actionnant les mómes topoż et les mómes ervem- 
pla. On citerait póle-mćle Mademoiselle de Gournay, Suzanne de Nervćse, 
Nicolas Angenoust, M. de St Gabriel, Louis Machon, Franęois de Soucy, 
Gabriel Gilbert, Jaquette Guillaume et de nombreux anonymes. 

Franęois Poullain de la Barre, ecclósiastique lorrain qui embrassa 
la communion protestante, tranche sur Iensemble: son rationalisme, 
son audace critique lui confórent une rare pónótration. Ses ouvrages 
sur la question, dont 1 Kgalitć de Vhomme et de la femme (1673) tómoig- 
nent de la gentse de I'esprit des Lumieres. Malgrć le titre citó, Poullain de 
la Barre tend encore 4 accorder aux femmes la supórioritć, móme s'il 
ne fonde plus son argument sur d'austóres vertus, chastetóć et pićtć: 

Ces deux qualitćs d'avoir plus de tendresse 6; de beautó leur estant trós 
avantageuses, est une marque de leur excellence au-dessus de nous, sil y en doit 
avoir d'autre entre les deux sexes que celle qui vient de la Raison (Fze. des hom- 
mes, 1675). 

On ne peut citer tous les ćcrivains qui de la fin du XVII? sitele au 
milieu du XVIIIE", prolongent la tradition (beaucoup d'ecelósiastiques 

5 — Zagadnienia Rodzajów Literackich XXI1 
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parmi eux), en y ajoutant beaucoup de rationalisme et de «sensibilitó»?. 
Ce qui frappe c'est Papparition au milieu du siecle d'une nouvelle tra- 
dition, qui se substitue 4 largumentation licencieuse et terre A terre 
de Pancienne misogyniet. Nous proposons de lappeler «sexisme scien- 
tifique»: apres des siecles de divagations malveillantes ou galantes, on 
se propose de jeter sur la femme un regard philosophique et objectif. 
Foin des louanges excessives, la Nature lui fixe un róle et des fonctions 
sociales. L' homme et la femme sont complómentaires; elles ont, certes, 
Pintellect un peu faible mais une vive sensibilitć qui les dispose 4 «une 
vie plus róglóe» que celle des hommes. «Les femmes ne sont pas faites 
pour essuyer les mómes fatigues que nous», constate sans parti pris Bou- 
dier de Villermet (PAmi des femmes, 1758) qui donne le ton. 

Elle doiyent surtout s'ćloigner des sciences abstraites et des ópineuses re- 
cherches dont les dótails pourraient appesantir leur esprits et ómouvoir cette 
finesse pour laquelle elles excellent (p. 50). 

Ce type de discours, hypoerite et bienveillant, va dćsormais dominer. 
Les «apologies du beau sexe» en sont contaminćes. La these de la dif- 
fórence complómentaire des sexes pose abstraitement leur ćgalitć pour 
la nier mieux concretement. Au moment ou le pouvoir va lui 6tre dóvo- 
lu, la bourgeoise semble mesurer le risque que la libóration de Popprimó 
fait encourir 4 une classe qui cherche A se rendre lóćgitime. Du móme coup, 
avec Olympe de Gouges et Mary Wollstonecraft5, la libćration effective 
des femmes devient, au dela des enthousiasmes gónćraux et des mystifi- 
cations galantes, Iaffaire des seules femmes. Le suecós que connut sOus 
pPEmpire le Mórite des femmes de Gabriel Legouvć (1801) contraste 
avec son absence totale d'originalitć, versification pompeuse sans une 
image, sans un argument qui n'ait ćtć rópótć 4 satićtć dans les textes 
de notre tradition. 

Au XIX" siócle, un abime sópare les saintsimoniens, Fourier, George 
Sand, Michelet, des idóologues classiques de la supórioritć des dames. 
Ce n'est plus le móme climat, ce ne sont plus les mómes theses. A bien 
des ćgards, le XIX? siócle se trouve du reste en recul, móme dans ses 
penseurs les plus audacieux, sur la critique rationnelle 4 laquelle un Paul- 
lain de la Barre avait abouti en 1673. 

Le genre de lapologie des femmes prósente, nous Iavons dit, une 
grande stabilitć. Un corpus fixe d'arguments topiques se rencontre dans 
presque tous les textes. Arguments scripturaires, avec lexćgóse para- 
doxale de la crćation de I'"homme et de «l'affaire» du Paradis Terrestre. 

3 Entre autres, Chaussó de la Terrióre (1685), C€. M. D. Noćl (1698), l'abbó Guyon 
(1740), Pabbć Dinouart (1749), P. Florent de Puisieux (1750), le Pere.Caffiaux (1753), 
ete... 

« Boileau, Satire X, en est un des derniers reprósentants importants. 
s Les Droits de la femme et A Vindication of the Rights of Women, 1792. 
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Arguments physiques et módicaux. Listes des supórioritóćs morales il- 
lustróes d'exemples antiques: benignitć, pietć, chastetć. Supćrioritć in- 
tellectuelle des femmes, douóes de «science infuse». Excellence de la 
femme dans Ióloquence, la politique et les vertus guerrieres (Arthómise, 
Zćnobie, les Amazones, Jeanne d'Arc). Dómonstration du róle essentiel 
des femmes dans la civilisation, le raffinement, le progres des moeurs, 
les arts et les lettres. Appel enfin a un Regne des femmes: 

Au lieu de la guerre et de tous ces grands carnages [...] l'on jouyrait de la 
douceur d'une profonde paix dans tous les Estats du Monde (5% Gabriel, 1640, 
p. 126). 

Nous voudrions montrer la singularitć de ce repertoire de thómes 
dans cette partie de Vargumentation qui touche aux vertus eń mórites 
du corps fóminin, partie ou lintrication de lidóologie et du libidinal est 
particulierement remarquable. 

ESSENCES CORPORELLES DES DEUX SEXES 

T'homme a la force; la femme, la beautó. Oomme on le verra un peu 
plus loin cette distinetion est posće en principe. Au XVIII" siecle, tout 
le monde ira rópetant que la femme a «les fibres plus dćlicates». F'ran- 
cois de Billon (1553) avait dćja rópondu 4 cet argument en faisant obser- 
ver que, si la femme est róputće pour «fragile et imparfaitte», la nature 
a voulu la rendre capable nóanmoins de supporter les douleurs de la gó- 
sine et que I?" homme sousestime ici une rósistance physique dont il na 
pas a faire preuve (f. 97 v). 

On a dissertć A perte de vue sur la diffórence de tempórament qui 
opposerait les deux sexes: l'un, le masculin, «sec» et «bouillant», l autre, 
<humide» et «froid». Nos polómistes hóritent de distinctions recgues d'Hip- 
pocrate et de Galien. D'ou, grand dóbat pour savoir sil vaut mieux 
€tre humide que sec, froid que bouillant. 

«La femme est beaucoup plus humide que I'homme» assure Pontay- 
mery (1594) et c”est la, du reste, signe ćclatant de supćrioritć, A ses yeux. 
Le sang de I'homme «qui est beaucoup plus chaud», «ce plus de sang, 
de fiel, de ratte»* explique, sans les excuser, les dćsordres sensuels 
et la violence auxquels il s'abandonne si facilement. La «froideur» du 
tempórament fćminin explique aussi son faible penchant pour) les rela- 
tions charnelles, sa chastetć dont on lui fait mórite: 

L'homme chaud et bouillant se plaist A la diversitć 8; au change, 1A ou la 
fermme plus constante en ses affections, comme plus modórće en ses dósirs ne se 
dópart pas si lógórement d'un amour lógitime (St Gabriel, 1655, 82). 

Pour les misogynes, c'est au contraire la femme qui sera «bouillante», 
la chaleur de ses humeurs expliquant son instabilitć psychologique et 
 

s Vigoureux, 1617, 59. 
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son vif penchant pour la galanterie. Poullain de la Barre le premier se 
demande 4 quoi riment ces distinetions: 

Il y a des módecins qui se sont fort ćtendus, ćerit-il, sur le Tempórament 
des sexes au dósavantage des femmes % ont fait des discours 4 perte de veue 
pour montrer que leur sexe doit avoir un tempórament tout A fait diffórent du 
notre 6 qui le rend infćrieur en tout. Mais leurs raisons ne sont que des con- 
jectures legóres (1673, 193). 

Le bon sens et lexpórience prouvent le peu de pertinence de ces pró- 
tendues distinctions: 

Nous avons vu des femmes fort humides raisonner avec plus de soliditó 
et de justesse 6 de plus de choses que des hommes assez secs et qui ont beau- 
coup óćtudić (d, 280) 

De part et d'autre, on s'efforce d'ancrer dans la nature congónitale 
des sexes les diffórences qu'on prótend leur voir. Les apologistes feront 
grand cas de la prócocitć propre au sexe fóminin. C'est vingt jours plus 
tót que le male, que I!embryon fóminin prend vie dans łe sein maternel, 
assure Agrippa (1509). Au cours de I'enfance, alors que la nóćgligence 
ol on laisse I ódueation des filles n'a pas encore portć 4 consóquenee, 
la fillette montre dans ses jeux plus d'esprit, d' imagination que le gar- 
con. La fille sera nubile avant lui; elle peut, selon Agrippa, 6tre marióe 
des l'4ge de dix ans. C'est aussi Vopinion d'Habert (1541): 

Et nous voyons que bien, plus próptemót, 
La femme peult engedrer mais cómót, 
Dix ans escheus, na elle pas puissance. 
De concepyvoir enffans a sa semblance. 

(ch. VII) 

Cette nubilitć physiologique se complete d'une maturitó spirituelle 
plus rapidement atteinte: c'est la vieille idće que le róle social que la 
jeune fille est appelóe A jouer exige plus tót une certaine aisance mon- 
daine, que nos thóoriciens ceroient due 4 des causes naturelles: 

IA est constant que la nature a mis les femmes en ćtat de paraitre avec avan- 
tage bien plutót que nous. Une jeune personne A 15 ans sent et s'exprime avec 
finesse et fait dćjń les dólices d'une sociótć dans laquelle un homme du móme 
Age ne saurait 6ćtre admis (Boudier, ćd. 1788, 21). 

Tout ceci permet de concłure que les femmes sont: 
des ćtres dont les facultós intellectuelles se dóveloppent plus tót que celles des 
hommes (Toselli, 1798, 14). 

A cette prócocitć naturelle, il faut ajouter une plus grande longóvitó 
selon Francois Billon, 

en quoy elles accomplissent plus que les hommes l'intention d'icelle Nature 
(148, 29). 

De tous nos thćoriciens, il est le seul 4 faire cette remarque, ou ił 
rejoint, par exception, les constatations de la physiologie moderne. 
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BEAUTE DU CORPS, BEAUTE DE L'AME 

La femme est supórieure 4 Vhomme en beautć. Móme les misogynes 
en sont d'avis, 4 ceci prós que la beautć, fallacieuse et dćcevante, ne sert 
qua Ioeuvre de perdition que la femme accomplit: 

Ce corps brutal montre que tes attraits, tes allóchements et tes ruses ne 
tendent qu'a des actions lascives et brutałes Śz A des comportements plus de 
brutes que des crćatures raisonnables (Olivier, Alphabet, 1617, 7). 

Pour les apologistes au contraire, la beautć corporelle sera image 
et reflet de la perfection intćrieure, selon Pidćalisme platonicien. 

Vouloir prouver que la femme surpasse en beautó I'homme, ce n'est pas 
moins que qui se mettroit en peine de justifier que le iour est plus lumineux 
que la nuict (St Gabriel, 1655, 16). 

De nombreux textes ineluent ici un blason du corps fóminin, selon 
les canons du XVT' sicie: 

Sa chair est dólicate, son teint elair et bleme, sa peau belle, sa teste bien 
faite, ses cheveux sont disposós avec grace, tendres, luisans, Śz longs; la femme 
a Pair grand et magnifique, le regard agróable et gay, le visage le plus beau, 
le front dócouvert, lustró et gracieux, ses yeux, plus brillants plus ótincellans, 
que ceux de I'homme (Agrippa, ćd. 1713, 23). 

Ces traits idćaux ne varient gudre jusqu'au XVID siecle. M. de St 
Gabriel admire encore chez la femme: 

Une chair dólicate, douce et blanche [...] les cheveux en abondance d'un 
blond cendrć, crespć et anneló [...] deux petites fossettes des deux costós de la 
bouche [...] le sain dur 6; separć comme deux petits monts de neige, en aspect 
Fun de l'autre. 

La beautć ne se donne pas seulement 4 contempler. Elle possede un 
pouvoir sui generis: ce qui au XVIII siścle ne sera plus que fadaise ga- 
lante — «l'empire que les femmes ont sur nous» — doit s'entendre au 
XVI” siócle dans toute la force du terme. Le pouvoir de sćduetion du 
corps fóminin s'exerce aussi bien sur les lions du cirque (pour les vierges 
chrótiennes) que sur les juges de Iarćopage (devant qui Phrynć se dó- 
vat)”. 

En regard de leur description exaltóe du corps fóminin, la plupart 
de nos apologistes poussent le zóle jusqwAa tracer un tableau non du 
peu d'attrait mais de la laideur spócifique, de la hideur de la nature ma- 
sculine: 

Cette peau rude Śz grossióre toute chargóe de poils ne le distingue gutres 
du commun des bótes (Pontaymery). 

 

| 1 Of. par exemple Du Bose, 1632, p. 282 et dell Acqua, 23... Un autre motif 
singulier apparait chez Pontaymeri (1594): la beautć de la femme ćchappe A L'art 
du peintre, elle ne peut ćtre reproduite, elle est un dófi pour les plus grands — 20 r. 
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C'est a qui trouvera des motifs propres 4 dóprćcier le corps de P'hom- 
me. Son systóme pileux parait surtout un signe de sa nature infórieure. 
La barbe qui pousse anarchiquement est peręue comme une sorte de 
moisissure, de mauvaise herbe, propre A rappeler au male prósomptueux 
qwil n'est pótri que du limon de la terre. Les femmes, dit Billon, sont 
«exemptes de pareilles difformitós» (1505, 146). A contrario, la calvitie 
apparait comme une dćgradation physique qui, róservće aux hommes, 
confirme la meme these: 

Caput quidem in viris calvitia deformatur, muliere contra, magno natu- 
rae privilegio non calvescente (Agrippa). 

Ce nest pas seulement «en surface» mais dans la profondeur des 
tissus que I'homme dissimule le caractere impur de sa nature physique. 
Du XV? au XVIIT siecles, a titre d'expórience probante, tous nos auteurs 
ou presque vont proposer la dćmonstration de la saletć interne et impu- 
rifiable de Phomme: 

Qu'une femme aprós avoir bien lavóes ses mains prene une nouvelle eau 
bien claire śz qu'elle les lave une seconde ou une troisieme [...] cette eau demeu- 
rera tousjours nette [...] mais qu'un homme au contraire fasse la móme chose, cette 
eau deviendra toute trouble de saletć et d'ordure; autant de nouvelle eau qwil 
prendra, autant elle sera trouble et villaine (Noćl, 1698, VIII). 

On croirait avoir mal compris ce passage et sa portće, si dós Rodrigue 
de la Camara et Agrippa, il n'apparaissait dćja tel quel: «quoties denuo 
abluit, turbat aquam et inficit». La puretć morale des femmes se trans- 
crib en une chair magiquement immaculee. 

Il ny a pas une beautć fóminine et une beautć masculine dont la 
nature offrirait des exemples plus ou moins accomplis, mais une unique 
image de la beautć, toute entićre manifestće dans le corps de la femme, 
reflet plus parfait de limage divine, ou, dira-t-on, modele A son tour 
pour le crćateur qui s'inspire des femmes pour cróer les Anges$. La femme 
seule atteste que I humanitć aprós la chute ne fut pas totalement spoliće 
des ornements divins; 'homme au contraire, banni du Paradis, se rap- 
proche physiquement de la bóte brute. Certes, il a la force physique, 
si la femme a la beautć. Mais cela compense-t-il Vabsence de celle-ci? 
Un raisonnement ćlómentaire nous convainera du contraire: 

Les hommes surpassent les femmes en une chose en laquelle ils sont surpas- 
sós par les bestes, au lieu que la femme les surpasse en une autre en laquelle el- 
les ne sont surpassćes par aucune des choses visibles (Gilbert, 1650, 9). 

Tout le dóveloppement sur la supórieure beautć du corps fóminin, 
«jaillissement de la splendeur divine»*, n'est qu'un próalable pour faire 

s «Des lineamens de leurs visages, uniques modelles de la beautć des Anges, 
lesquels ne sont formez que sur le patron de celle des femmes» (Pontaymeri, 20, 29). 

s Soucy, 208. 
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paraitre Vintime et nócessaire harmonie entre beautć du corps eń beautć 
de lame. Cet argument des insóparables se prósente avec la force de 1ć- 
vidence. Il existe une «conformitć et relation du corps a Iesprit»': 

La beautć paroit au dehors reprósenter comme en une vive image les excel- 
lentes et rares vertus que Dieu a infuses en son Ame (Angenoust, 1629, 37). 

La beautó de leur corps n'esńt qu'un voile qui couvre celle de leur ame 6% 
au travers duquel on en voit briller des rayons (9), 

ćcrira Gilbert avec lyrisme. Cette liaison entre beautć extórieure et beau- 
t6 intórieure permet aux apologistes d”ócarter le reproche de se laisser 
guider par lattrait sensuel. Si le corps est le refleńt de Dame, ceb atbrait 
est lógitimć et sublimó, dans tous les sens du mot. 

Seul Poullain de la Barre, dont Pesprit critique remonte sans cesse 
aux prósupposós m6mes de largumentation, se pose la question de sa- 
voir ce quest la beautóć en elle-móme, et non comme hypostase d'autre 
chose. L'harmonie des corps n'est plus pour lui une vertu transcendante, 
elle est fonctionnelle; elle ne se donne pas 4 contempler, mais 4 saisir 
dans son mouvement et dans le rapprochement des sexes: 

La perfection et la beautó de chaque corps ne consiste que dans I'union 
6z dans la juste convenance de toutes les parties (1675, 2). 

Ce que Poullain admire chez lhomme comme chez la femme, c'est 
comment leurs corps sont faits I un pour Iautre eń comment de cette con- 
formitć nait le sentiment de beautć et d”harmonie. 

RÓLE DE LA FEMME DANS LA GENERATION 

A la Renaissance et jusquau XVIIT* siócle, le róle respectif des 
deux sexes dans la gónćration n'apparait pas comme clairement ótabli; 
diverses spóculations philosophiques prennent le relais du savoir phy- 
siologique et se confondent A loccasion avec lui. Ou plutót en nous ex- 
primant de la sorte, nous commettons un anachronisme. Le physique 
et le mótaphysique sont a percevoir comme un continuum. 

Demonstrer combien la femme est necessaire 4 la propagation du genre 
humain, c'est vouloir donner des Rayons au Soleil (Bermen, 1621, 8). 

L'aptitude 4 la maternitć et importance de cette fonction font 4 la 
femme une supórioritć incontestable sur Il homme. Cette aptitude a ce- 
pendant ćtć dóvaluće par la malódiction du jardin d'Eden. La gósine 
est peręue comme une servitude, une punition de la premióre faute, nul- 
lement comme une fonetion noble et «valorisante». 

Nos apologistes doivent ici renverser un sentiment gónóral eb faire 
 

10 St Gabriel, 37. 
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de la maternitć une preuve de la confiance que la Providence met dans 
la femme: 

Et que ce soit la veritóć que la femme est plus vertueuse que I' homme, Dieu 
nous l'a fort bien demonstrć en ce qu'il s'est davantage confić en elle. Car cette 
tant admirable conservation des especes, la generation ś$z production des enfans 
de Dieu, il 'a absoluóment donnee en garde A la femme, afin qu'elle fust le fi- 
delle depost de ses cereatures (L'Escale, 1618, 103). 

Les thóćoriciens misogynes tendent 4 considórer la femme comme 
un róceptacle passif de la semence masculine. L'homme seul possede 
la «puissance active». Le róle de la femme est nócessaire mais il n'est 
pas suróminent. L'homme donne la «forme», la femme donne la «ma- 
tiere». Les enfants procedent ainsi de leur pre plus que de leur móre. 
Une difficultć «thćorique» nait de cette conception. Comme Fhomme, 
puissance active, peut-il 4 Poccasion engendrer des filles eń non toujours 
son pareil? Aristote avait róponse 4 ce probleme et Billon, si favorable 
qwil soit aux femmes, transmet la thóorie selon laquelle Pengendrement 
de filles est dń A une faiblesse accidentelle de la semence masculine, 4 des 
influences dólótóres qui en modifient la force. La femme est alors un móle 
ratć, quoique le plan de la nature se rćalise 4 travers cet ćchec. 

Oinquante ans plug tard, M. de St Gabriel rófute 4 grand peine Pidće 
que «I"homme est seul Pautheur de la gćnćration». II affirme avec force: 

L'homme et la femme concurrent % contribuent l'un et l'autre A la gónć- 
ration. 

Renversant la these dominante, nos apologistes iront jusquwa pró- 
tendre, en tirant Aristote 4 eux, que le róle de P'homme est secondaire 
et accidentel, que la femme est non seulement habitacle, mais cause ef- 
ficiente de la gćnćration: 

La femme est souventes fois plus efficace que ce qui est en 'homme % quand 
il advient ainsi, elle fait la gónóration 6: ce qui est du mary ne sert que d'ali- 
ment (5t Gabriel, 101 —2). 

Un raisonnement par analogie montrera la logique singulićre qui 
conduit 4 ces conclusions: 

Rendrez-vous le laboureur qui respand la semence plus que la terre qui 
la fait germer? (107). 

C'est Popinion courante que la femme est plus «chaleureuse» que 
VFhomme; or, note O. M. D. Noćl (1701): «la chaleur est le principe de la 
gónćration» (44). L'auteur pousse plus loin la surestimation du róle des 
femmes: 

L'homme n'entre dans la gónćration ny plus ny moins que comme un ac- 
cident advient A une substance (Noćl, 1698, 50). 

Sommes-nous dans la pure mótaphysique? Nullement. Noćl prócise 
sa pensće, en termes «biologiques»; le sperme masculin n'est 4 tout pren- 
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dre qu” «un peu de boue que la femme affine et purifie» (1701, 49). Q'est, 
a son avis: 

une matióre grossióre et impure qui est pour luy un sujet d'humiliation plutost 
que de vanitó (Noel, 1698, 53). 

Le lecteur moderne est sans doute embarrassć devant ces textes ol 
les catćgories d'Aristote, les jugements moraux, les images inductives, 
se combinent aux assertions tiróćes de Galien et d”Hippocrate. La preuve 
indiscutable de la próćminence de la femme dans la gónóration sera trou- 
vće dans l6vocation de cas de parthćnogenóse. S'il est constant que, 
dans des circonstances exceptionnelles et mal dófinies, la femme engen- 
dre sans le concours de la puissance virile, on pourra conclure que le róle 
de I" homme est accidentel et nógligeable dans tous les cas. Or, des poe- 
tes aux módecins en passant par les thóologiens, la parthónogenóse est 
admise ou du moins tenue pour probable: 

Mais ce qui est plus digne de scavoir 
C'est quil luy fut permis de concepvoir 
Sans les vertus 6; puissances viriles. 

(Habert, 1541, ch. VII)!! 

Pour Oornelius Agrippa, la parthónogenóse est un fait avćrć: 
Galeno śz Avicenna testibus, solum muliebre semen est materia % nutri- 

mentum foetus, uiri autem minime quod illi quodammodo ut accidens substan- 
tiae ingrediatur. 

Il porte 14 dessus divers tómoignages: Popinion des Tures, la femelle 
du vautour, certaines iles ou les femmes engendrent par le «souffle du 
vent» et, enfin, la Vierge Marie, cas A part. Il est curieux qwil commen- 
ce par le tómoignage des Tures pour en venir aprós 4 la Vierge Marie. 
C'est peut-6tre que le rapprochement est embarrassant: si la parthóno- 
genese est bien attestóe d'ailleurs, le caractóre miraculeux de Iimmaculóe 
conception s'efface. L'accusation d'hórósie nest pas loin. Il n'eempóche 
que Pargument par la parthónogenóse sera une pióce essentielle des apo- 
logies successives: 

Si que souvent femme on veoit accoucher 
Ayant conceu sans 4 l homme toucher 
Comme Averroys physicien demonstre. 

(Habert, 1541, ch. VII) 

II serait faux de croire que ces róveries sont exclusivement róservćes 
aux auteurs que nous examinons. Au XVIII" sieele, encore, de graves 
anatomistes, De Graaf et Plempius, soutenaient, comme le rapporte 
Abraham Johnson dans son Lucina sine concubitu que les pucelles peu- 
vent concevoir par Podorat: 

Aliquot Virgines imperforatae ad odorem concipiunt (1750, 25) 
===" 

ia Voir Rabelais, IV, ch. 9, et Brantóme, D. G., II, dise. 4. 
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Il faut insórer ici les róflexions qu'inspirent A nos apologistes la po- 
sition de la femme in coitu. Position «infórieure» ćvidemment, la seule 
qu'on considere comme dócente. Par une analogie spócieuse, Poullain 
de la Barre s'efforce de montrer qu'on ne peut rien tirer de ce fait au 
dótriment de sa thóse: 

Il n*y a rien dans le commerce du male % de la femelle qui donne I'avan- 
tage au premier. Le dessus ne vaut pas plus que le dessous: ce qui est dessus 
icy est dessous pour nos Antipodes (1675, 102). 

Ce relativisme, s'il illustre la dialectique de Pauteur de 1 Egalitć des 
deuc seces, peut bien paraitre un peu bizarre. Au XV? siecle, Rodrigue 
de la Chambre tirait de la position «naturelle» des femmes dans le rap- 
port charnel une preuve ćclatante de leur supórioritć (morale). Car Ovide 
avait dit que la supórioritć de I'homme sur les animaux est qwil peut 
ćlever ses regards vers les cieux. Or, dans la voluptć, I! homme retrouve 
la position «quadrupede» qui trahit sa nature infórieure, tandis que la 
femme contemple chastement les spheres ćtoilćes. Cette naive róflexion 
du troubadour espagnol se próte ćvidemment 4 diverses plaisanteries, 
mais apres tout, il n'est pas plus sot que les modernes, qui, d'Adler 4 Si- 
mone de Beauvoir, vont encore rópótant que cette «position» classique 
illustre le róle passif dóvolu 4 la femme. 

LA FEMME-MEDECIN, LA FEMME-MEDECINE 

Michelet consacre un chapitre, lyrique et obscur, aux «puissances 
módicales de la femme»: c'est ici qu'il se rapproche le plus d'un theme 
constant dans notre tradition. Pour les anciens comme pour Pauteur 
de la Sorciere, «la femme est le vrai módecin». Sa naturelle vocation mó- 
dicale est affirmóe meme chez Poullain de la Barre: 

Il semble que les femmes soient nóes pour exercer la módecine śz pour rendre 
la Santć aux malades (1673, 55). 

C'est de ce talent virtuel que s'enorgueillit Madame de Puisjeux: 
Notre Sexe paroit nó pour enseigner Śz pour pratiquer la módecine... (1750, 

94). 
Mais tout autant que módecin par vocation innće, la femme pour 

nos apologistes, est módecine; ses humeurs et son simple contact ont de 
mystćrieuses vertus curatives qui attestent une force quasiment magi- 
que en quoi róside, ćvidemment, une preuve nouvelle de sa supórioritć. 
Pontaymeri n'hósite pas 4 qualifier la femme de «lćgitime et nature mó- 
dicament appliquć A Vhomme» (1594, 2). Invulnćrables 4 certaines ma- 
ladies, les femmes seules ont le pouvoir de guśrir celles dont souffrent 
les hommes: 

Les femmes non seullement ne sont asseryyes A diyerses qualitós de mala- 
dyes. Ains elles ont vigueur par divin privilege de guerir les hommes de plusieurs 
maux (Billon, 1555, 126 v*). 
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Si un Hóme a mal aux yeux, que cela procede de Catare ou froidure, en 
Parrozant lenviron d'iceux de Laict de Femme [...] la lueur des yeux luy sera 
restaurće, avec 6ćvanouyssement de la douleur (d'). 

D'emblóe et par sa seule prósence, par la vertu de son regard, la fem- 
me manifeste ses dons thaumaturgiques: 

Plusieurs malades ont regeu guerison par le seul regard des Dames qui les 
visitoyent (Pontaymeri, 44 r"). 

Cette puissance du regard, tantót libidinale, tantót ómolliente ou 
curative, s'exerce aussi bien sur les bótes fóroces que sur les hommes: 

Timó Silicien rapporte que les Lyons de Libye perdent leur fureur s'il aper- 
goivent tant soit peu les yeux d'une fille (d”, 2). 

Autre usage módicinal du corps fóminin, le contact des mamelles d'une 
femme, au dire de Cornelius Agrippa, donne un regain de vie aux 
vieillards agonisants (6d. 1713, 42). L*exemple du roi David est sans doute 
la source de ces bizarreries: 

On lui fournissait, dit Montaigne, de jeunes tendrons 4 couver la nuit ses 
vieux membres et meler la douceur de leur haleine 4 la sienne aigre et poisante. 

Les vertus du lait de la femme sont ćgalement admirables. Agrippa, 
qui s'inspire de Valóre Maxime, les expose tout au long (6d. 1713, 40 —41). 
Et Francois Habert prócise: 

Par laiect nourris sont entretenus 
Hommes desja a vielesse venus. 

Franęgois de Billon donne une recette somnifere dont nous voudrions 
faire profiter nos lecteurs: ce lait 

a de soy telle proprićtć qu'ótant mesló avec du pavot, il donne le soushaittó re- 
pos du sommeil A tout fćbricitant! (144, v'”). 

Meme Purine fóminine pourra servir de remóde: 
laquelle (au tómoignage de quelque bon Alquemyste) porte en soi merveilleux 
efficace en diyverses choses (149, V*”). 

Mais c'est surtout Pusage módicinal du sang menstruel qui mani- 
feste la supórioritć thaumaturgique des femmes. Les travaux modernes 
d'anthropologie psychanalytique ont róvćlć les angoisses que le flux 
menstruel provoque chez les hommes et on connait les tabous divers 
portós contre la femme au cours de ces póriodes. Mais tout tabou sup- 
pose une ambivalence et le sang menstruel est peręu 4 la fois comme 
malófique et bónófique. Les pamphlets misogynes que nous avons lus 
ne manquent pas de faire ćtat de linfluence dangereuse des menstrues, 

qui non seulement ternissent les miroućrs tournent les vins en eaue, mais aussi 
touchent les plantes, les bleds, concombres, melons et herbes, elles empeschent 
Pavancement et la perfection de leurs fruicts (Olivier, ćd. 1646, 10). 



76 Marc Angenot 
 

Jacques Olivier ne voit pas de meilleure preuve de la «turpitude» 
fóminine. J. Bouchet, tout dófenseur des femmes qu'il se veuille, se croit 
tenu de concóder leur mauvaise influence, mais il tient A la compenser 
en attribuant au flux póriodique un róle singulier dans la gónćration: 

Et combien que ceste matiere de fleurs soit de telle nature que les bleds 
qui en sont touchez ne proffitent, que les arbres $z herbes en perdent leur fruietz: 
nóanmoins n'est A mópriser car c'est le commencement de humaine generation 
et nourriture des nobles et non nobles et en est le champ de humanitó arrousó 
tant que lenfant est en la marriz [matrice] (1536, f* 48). 

Cćtait A ce qu'il semble, Iopinion ordinairement regue aux XVI” 
et XVII” siecles que le sang menstruel: «sert de matiere A la gćnćration 
de I' homme» (Angenoust, 1629, 33). Au rebours de ces tabous, Oornelius 
Agrippa et quelques uns de ses successeurs, non contents de transmet- 
tre la these selon laquelle le sang menstruel est le principe de la concep- 
tion, lui attribuent des vertus módicales innombrables et vóritablement 
extraordinaires. Il faut citer Ioriginal latin: 

In menstruo qui sanguis praeterquam quod a quartanis, ab hydrophorbia, 
a morbio comitiali, ab elephantiasi, ab impressionibus melancholicis, ae mania 
multis id genus perniciosissimis aegritudinibus liberat [...] incendia extinguit, 
tempestates sedat, fluctum pericula arcet, noxia pellit, maleficia solvit, ac ca- 
codaemones fugat. 

Ce qui peut se traduire ainsi: 
Le sang que les femmes jettent dans łeurs purgations ordinaires, est non 

seulement un remóde souyverain contre les fióyres quartes, I hydropisie, le mal- 
-caduc, la ladrerie, les vapeurs, la folie, contre toute autre maladie effrayante 
et dangereuse, [mais il produit bien d'autres effets plus surprenants, entre autres], 
il ćteint les incendies, il apaise les tempótes, il ćloigne les dangers que I'on court 
sur un fleuve, il rend nuls tous les malófices des sorciers et met les diables en fuite. 

En somme, au moins pour la fin du paragraphe, le sang menstruel 
possede la puissance magique que Pon attribue d'ordinaire 4 leau bó- 
nite. 

Peu 4 peu, cette donnće «módicale» sera abandonnóće par nos apolo- 
gistes: la dócence, aux XVII" et XVIII siócles, interdit d”en faire ótat. 

Les vertus du sang menstruel dans la módecine alchimique semblent 
ignorćes de Michelet qui se borne 4 s'attendrir de fagon obsessionnelle 
sur la femme «une semaine par mois, deux fois malade, vulnćrable 4 
tout...» (F. 359). 

LA CHASTETE 

En marge de Iapologie du corps fóminin, on pourrait dóvelopper 
toute l'argumentation qui porte sur la chastetć naturelle des femmes 
et les preuves de supórioritć morale qu'on en tire. Nous n'en dirons que 
quelques mots. 
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L'ensemble des argumenńs relatifs A la «pudeur naturelle au beau sexe», 
a la vertu de continence, figure, avec des exemples varićs, dans tous 
nos ouvrages a lexclusion de Poullain de la Barre et de quelques auteurs 
du XVIIT siecle qui en traitent autrement. La pudeur est inserite dans 
le corps de la femme. Au XV? siecle, Rodrigue de la Chambre, avec une 
naivetó que ses successeurs n/oseront imiter, remarque que Dieu a voulu 
que I'homme, et non la femme, doive en de certaines circonstances tou- 
cher ses «parties deshonnestes» (B, £1, r”). Du reste: «A la femme ne 
se peult regarder aucune de ses pties secrótes» (d*). Autre preuve dont 
Pambiguitć fera sourire, mais que Freud reprend pour en tirer, il est 
vrai, des conclusions bien diffórentes: lorsque la femme tombe, c'est 
toujours sur le dos (Agrippa, Billon): elle reste done en contact visuel 
avec le ciel, avec la divinitć. La preuve «par la chute» est corroboróe 
par la preuve «par la noyade», qui s'appuie sur Pline et Agrippa: 

Et si la femme en l'eau morte est rendue 
Ayant dessous le ventre est estendue. 

(Habert, G. II, v') 

Ce que O. M. D. Noćl confirme et glose au XVIITD siecle: 

Une femme qui se noye eń meurt dans l'eau [...] surnage le ventre dessous, 
comme si la Nature faisait grace A sa modestie (1701, 70). 

La chastetć de la femme, «son plus bel ornement», dira-t-on au XVIII? 
siecle, est ainsi fondće en lois naturelles. Lies preuves historiques en sont 
innombrables: combien de vierges eurent recours au suicide pour dó- 
fendre leur intćgritóć? Et les preuves eontraires, celles de la paillardise 
des males, ne manquent pas non plus, qu'on exhume avee un zóle ćru- 
dit. Un point reste obscur. La chastetć est-elle d'autant plus móritoire 
que la femme, travaillóe par le dósir, doit sacrifier ses penchants? Ou 
si elles ne seraient pas naturellement «froides» indiffórentes 4 lassou- 
vissement des hommes? Cette seconde solution a la prófórence, quoique 
la premióre est ógalement attestóe. 

La complexion ordinaire de la femme est d'estre froide (a ce qui Aristote 
mesme, leur ennemy) par consequent chaste, au lieu que la constitution natu- 
relle de I' homme le rend luxurieux paillard (L'Escale, 1618, 34). 

Bien sńr, les misogynes rópótent le contraire et ils ne manquent pas 
d'arguments historiques, mythologiques et «ethnologiques». Nous n'en- 
trerons pas dans les subtilitós de ce dóbat. Seul Poullain de la Barre (1673), 
et plus confusóment certains de ses successeurs, auront le courage de 
renverser cette topique. Ils exalteront non plus la chastetó, contraire 
aux voeux de la Nature, mais la sensualitć, le plus grand dósir et le plus 
grand plaisir sexuels. De sorte que la femme reste supórieure 4 I' homme 
ici, mais selon des prósupposós exactement contraires. 
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RHETORIQUE ET IDEOLOGIE 

L'argumentation sur le corps fóminin n'est qu'une part du systóme 
discursif que nous avons óvoquć au dóbut. On peut voir ce systóme sous 
plusieurs aspects. L'aspect rhótorique tout d'abord: pour plus d'un, 
Papothóose des femmes releve du «tour de force» sur un theme paradoxal, 
le genre nait au Moyen Age dans la littórature quodlibótaire. La panć- 
gyrique relćve, pour lancienne rhćtorique, du genre ópidictique. Plus 
malaisće la dćmonstration, plus brillante la victoire finale. II serait faux 
cependant de vouloir rćduire le genre A la prouesse oratoire. Le discours 
sur la supórioritóć des femmes, appuyć 4 chaque ćpoque par une fraction 
de la classe dominante, est la seule forme tolćrable de dóviance impli- 
quant, malgrć tout, une mise en cause globale de Pordre social. Lieu ćqui- 
voque d'une contestation radicale mais irrćaliste des puissances insti- 
tutionnelles, ce discours prófigure dós le XV? sieele la critique «philo- 
sophique» des socićtós monovalentes et phallocentriques. Les apologis- 
tes ne parviennent guóre A ćchapper 4 la force d'entropie du systóme: 
il s'agit de retourner contre lopinion dominante ses autoritós, ses argu- 
ments, son axiologie, ses exemples historiques. 

La rćtorsion est le seul mode de critique concevable dans une socićtó 
4 monovalence idćologique. Certains esprits plus intrópides parviendront 
cependant 4 dópasser cette subversione ćremonieuse et ćrudite, travaillóe 
des le dópart par Palchimisme, la cabale, diverses hótórodoxies. 

On a pu se demander pourquoi les dófenseurs des femmes, plutót 
que proclamer Pógalitć des sexes, ont choisi tous le paradoxe extróme 
d'une supórioritć fóminine. Est-ce pure galanterie hyperbolique? Non: 
la pensće archaique conęoit mal diffćrenciation sans hićrarchie. Dans un dis- 
cours privć de dimension historique, la force de dćpassement que recćóle 
le dóćsir de libćration et de dćliaison ne trouve 4 s'exprimer, de facon 
statique, que par le renversement des hićrarchies. Le theme de la supório- 
ritć des femmes est une variante de l'antique topos du Monde 4 l Envers. 
Dans son mouvement d'ensemble comme dans ses ćchappćes intuitives, 
le discours sur la supórioritć du Sexe, reste discours du male, expression 
de ses mythes et de ses dósirs. Lvaltóritć de sexe fóminin, peręue par les 
misogynes comme malignitć et menace, devient prótexte A dithyrambe 
source de fascination et objet de culte. O'est une mystification complć- 
mentaire, oi cependant l'excellence des institutions et des moeurs, la 
stabilitć de I'histoire, la conformitć A la nature se trouvent mis en cause. 

DYSKURS O CIELE KOBIECYM 

Streszczenie 

Od wczesnego renesansu do wielkiej rewolucji francuskiej ukazało się więcej 
niż osiemdziesiąt prac usiłujących wykazać wyższość moralną, fizyczną, intelektualną 
kobiet nad mężczyznami. Zarysowują się one w prąd ideologiczny wewnętrznie ko- 
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herentny i stabilny poprzez epoki; od XV do XVIII w. te same argumenty, zaczerp- 
nięte z Biblii lub od starożytnych, oparte na stałej topice, powtarzają się przy rzadko 
pojawiających się wariacjach. 

Jeśli niektóre z tych prac — Corneliusa Agrippy, prace wokół „Sporu o Kobietę” 
(Querelle des Femmes), rozprawy niektórych racjonalistów z XVIII w. — są znane, 
to całość prądu wraz z wykształconym w nim gatunkiem literackim: „apologią pań” 
(apologie des dames), nie została dotąd przestudiowana w swej ciągłości jako jedna 
z ważnych form „schizmy” ideologicznej w czasach ancien regime'u. 

Niniejszy artykuł rozpatruje zawsze obecne w tych pismach argumenty dotyczące 
wyższości „biologicznej” kobiet — wczesnej dojrzałości, piękna, czystości ciała ko- 
biecego, a także odnoszące się do wybitnej roli kobiety w prokreacji (w przeciwień- 
stwie do tezy Arystotelesa) i do zalet leczniczych ciała kobiecego, w szczególności 
lekarskiej i magicznej wartości krwi miesiączkowej. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


