
« Les lettres sont alors [au XIX0 siccle] devenues des objets litteraires tres 
paradoxaux: tout en etant collcctionnees avec ferveur, editees, diffusees, 
commentees, exactement comme des oeuvres a part entiere, elles ont ete 
reduites au statut subalterne de donnees biographiques ou psychologiques 
pour servir l'histoire d'un homme, et, eventuellement, d'une oeuvre. (...) 
Cette reduction de leur spectre au personnel et a l'intime les a sans doute 
rendues a jamais indigestes pour des generations de critiques du siecle 
suivant.»' 

«Generalement, le caractere des Polonais est un compose de deux 
extremes : un patriotisme, une noblesse, un desinteressement sans bornes, 
ou une forfanterie, une ambition, une vanite sans frein. »" 

«I1 appartient au chercheur d'aujourd'hui, dans le cadre des etudes 
sandiennes, de relever le defi pose par George Sand, et de tenter de 
decrypter, par exemple, les rapports possibles entre l'epistolarite et 
l'expression par l'expeditrice de ses principes en matiere de politique, 
d'esthetique et de religion. »3 

Diaz B., L 'epistoiaire, ou lapensee nomade, Presses Universitaircs de France, Paris, 2002, p. 5-
6. 

2 Montreynaud F., Diciionnaire de citations du monde entier, Dictionnaires Le Robert -Les 
Usuels, Paris, 2000, p. 832. 

3 McCali Saint-Saens, Del'etre en lettres, L 'autobiographic epistoiaire de George Sand, Editions 
Rodopi, Amsterdam, 1996, p. 216. 
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Abstract 

This thesis purports to shed light on a little-known, but intense literary and personal 

relationship between two distinguished 19th century writers, the iconoclastic French 

novelist George Sand and the Polish author Charles Edmond. In order to do so wc shall 

examine the voluminous con-espondence these two intellectuals exchanged on a variety 

of subjects, and which we were privileged to be able to consult, often in manuscript form, 

at the «Bibliofhcquc Historiquc de la Villc de Paris» in the summer of 2007. However, 

our main focus is the theatre, and specifically an unknown, but highly representative play 

by Sand, entitled Mademoiselle La Quintinie (1872), which enjoys the dubious 

distinction of never having been performed. As wc shall demonstrate, Charles Edmond's 

collaboration with George Sand in writing this anticlerical work - as virtual co-author, 

critic and production manager - could not prevent it from falling a prey to the censor. It 

was published for the first time in 2004, and still awaits its first performance. 



Resume 

Durant la deuxieme moitie du XIXC siecle la cclcbrc romanciere francaise George Sand et 

l'ecrivain polonais Charles Edmond ont cchangc une volutnincuse correspondance 

portant sur une variete de sujets differents: littcrature, theatre, censure, politique, exil et 

bien d'autres. En 2007, nous avons eu le privilege de consulter cette correspondance, qui 

est deposee a la «Bibliotheque Historique de la Ville de Paris». Frappee par la 

cooperation des deux ecrivains autour d'unc piece anticlcricale de Sand, Mademoiselle 

La Ouintinie (1872), nous avons decide de preciser le role qu'Edmond a pu jouer en tant 

que co-auteur et critique de la piece, d'un cote, et en tant que son administrateur aupres 

du theatre L' Odeon, dc I'autre. L'oeuvre a ceci de curieux : saisie para la censure peu 

apres sa creation en 1872, parce qu'elle offensait I'Eglise catholique, elle n'a jamais 

connu les feux de la rampe. De plus, il a fallu attendre 2004 pour que la piece soit 

finaletnent publiee, en Belgique. 



Preface 

L'idcc de consacrcr une these a George Sand et a Charles Edmond n'csl pas enticrement 

venue de nous. En mai ct juin 2007 a Paris, nous conduisions une recherche supervisee 

par le professeur Michel Maslowski qui enscigne a 1'Univcrsitc dc Paris IV-Sorbonne. 

Nous voulions ctudicr I'influcncc des ecrivains polonais de la Grande Emigration sur la 

littcrature romantique en France. Le professeur Maslowski nous a explique qu'une telle 

influence n'avait pas cu un grand impact, sauf dans le cas de deux ecrivains polonais 

ayant eu un certain renom au XDC sicelc : Karoi Edmund Chojecki (Charles Edmond) ct 

Julian Klaczko. Ces deux auteurs polonais sont prcsque oublies de nos jours et il y a un 

nombre reduit d'etudes critiques a leur sujet. La correspondance inedite de Charles 

Edmond a George Sand, que nous avons eu 1'occasion dc consultcr a la Bibliotheque 

Historique dc la Ville dc Paris, a fourni les materiaux d'archive dont nous avions besoin 

pour entreprendre la tachc de rchabilitcr Charles Edmond et d'etudier son amitic avec 

l'ccrivainc francaisc. 

Nous tenons a remcrcicr Monsieur Michel Maslowski pour nous avoir accueillie si 

chaleureusement a 1'Universitc Paris IV-Sorbonne et nous avoir prodiguc des conseils 

indispensablcs. Nous voudrions aussi cxprimcr notrc gratitude a Monsieur Luc Passion 

qui nous a fourni des documents inestimables ct nous a pcrmis de consultcr des 

manuscrits et des inedits a la Bibliotheque Historique dc la Villc de Paris. Nous 

voudrions rcconnaTtre la gcntillessc dc trois pcrsonnes, qui a travers la correspondance 

que nous avons cchangec avec elles, nous ont eclairee sur la reccntc redecouverte et 

publication de la piece Mademoiselle La Quintinie : Madame Reine Prat, dircctrice des 

Commemorations du Biccntenairc dc Naissancc dc George Sand (2004 - Annce George 



Sand), Monsieur Emilc Lansman, dircctcur dc I'cditoriale bclgc Lansman Editcurs ct 

Monsieur Thierry Dcbroux, dramaturge bclgc contcmporain ct autcur dc la piece Sand la 

Scandaleuse. 
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Chapitre 1 : Introduction 

Nous allons examiner dans celle these dc mattrisc la relation epistoiaire entrc deux 

ecrivains du XIXC sicclc : George Sand et Charles Edmond. Pourquoi I'cxamen des liens 

cpistolaircs dc la cclcbrc romanciere francaisc avec un auteur polonais prcsque oublie de 

nos jours, nous parait-il un sujet intcressant pour une these dc mattrisc? Nous 

considerons qu'une opportunitc sc presente pour montrcr la romanciere francaise sous un 

angle nouveau et rehabiliter un ecrivain polonais injusleinent oublic. Leur 

correspondance inedite offre une source presque inepuisable de sujets de recherche (450 

manuscrits), ccpendant nous nous conccntrcrons sur la collaboration des deux amis 

autour d'unc piece sandienne tres peu connue {Mademoiselle La Quintinie) parce qu'elle 

n'a jamais etc represents du vivant dc Pauteur. 

En premier lieu, nous cxpliquerons le phenomene de la Grande Emigration dont 

Charles Edmond a ete le reprcsentant. Le fait que le pays natal de 1'ecrivain ait ete 

partagc par des puissances ctrangercs, a cu une profondc resonance psychologique sur sa 

vie et son teuvrc. Ce mythe personnel a construit I'identite d'Edmond 1'animant a 

participer dans des combats mililaires pour 1'indepcndancc dc la Pologne, travailler en 

tant que journal isle dans la pressc curopccnnc ct ccrire dc la littcrature engagec. Sa 

rebellion contre le systeme rcgissant lui a valu l'expulsion de Pologne et aussi de France, 

ou il est rcvenu grace a scs connexions politiques. A Paris, il a partage le sort difficile de 

beaucoup d'autres intcllcctucls polonais exiles, qui devaient sc fairc rcconnaitre, a fin 

qu'on leur permettc acccdcr aux ccrclcs dc l'elitc culturelle. Charles Edmond s'est ctabli 

en France a l'agede 22 ans ct il y a vecu jusqu'a sa mort en 1899. Bicn qu'il ait joui d'un 

certain rcnom en France dans la dcuxiemc moitic du XIXC sieclc, il a etc surtout connu 
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comme dramaturge, fbnctionnairc publique et dircctcur do Icuillcton, Sa relation avec 

George Sand etant negligee par les biograpbes, il nous scmblc important de rcecriro cet 

aspect dc sa vie, principalcmcnt parce qu'il a imprime un scuil sur les dcrnieres annees de 

la carricrc profcssionncllc de eclle-ci. 

En second lieu, nous prescntcrons George Sand: ecrivain important, un des 

romancicrs les plus significatifs au XIXC sicclc. Scs ceuvrcs comme Lelia, Indiana, 

Francois Le Champi, La Marc au Dictble font partic du canon littcrairc et en tant que 

precurscur du feminismc dc Fapres guerre George Sand occupc une place a part dans les 

cultures curopccnncs. Quoiquc son ocuvrc ait fait 1'objct dc nombrcuscs critiques, eeritcs 

dc multiples perspectives tant innovatriccs que traditionnellcs, ces etudes sont pour la 

plupart consacrccs a 1'ceuvre romanesque de Sand ct dans une certaine mcsurc a sa 

correspondance volumincuse. II rcstc cependant un volet non ncgligeablc dc son ocuvrc 

qui, sans ctrc mincurc, est bcaucoup moins connuc que scs romans. II s'agil dc son 

theatre ct nous avons pense que ce scrait comblcr une laeunc, que de nous pcnchcr sur cct 

aspect dc son ocuvrc. Or, vouloir abordcr la totalitc de la production theatrale dc George 

Sand depasscrait le cadre ctrique d'une modeste these de maitrisc. Nous avons done pris 

Ic parti dc n'en examiner qu'unc scule piece Mademoiselle Ui Quintinie, ecritc en 1872, 

mais sans avoir jamais connu le feu dc la rampe. II nous faudrait done d'abord cxpliquer 

les origines dc ce drame. Nous en donnons une contcxtualisation historique ct 

biographiquc, cc qui nous amene a la situer par rapport a d'aulrcs courants litteraires. 

Tout en privilegiant le theatre sandien, nous allons en mcmc temps nous pcnchcr sur la 

correspondance afin d'illumincr la contemporaneity la composition et la signification dc 

Mademoiselle La Quintinie. Etant donnc que la piece a etc saisie par la censure, nous 
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dcveloppcrons tout d'abord une breve histoirc de cc mecanismc en France au X1XC siccle. 

Ensuite, nous montrcrons dans quelle mcsurc Charles Edmond a contribuc au processus 

dc creation de la piece : il en a etc le critique, il a participe a tel gre a sa production qu'on 

pourrait le considercr comme son co-autcur, il s'est charge des negotiations avec le 

theatre L 'Odeon pour la representor, il a choisi les actcurs et finalcmcnt il a tache de 

protcger cette oeuvre de la censure. Nous tenterons de donner ensuite une explication au 

fait que la piece n'a jamais etc representee sur scene et qu'elle a disparu dc la circulation 

pendant 132 ans. Finalement nous cxpliquerons les circonstances de la redccouvertc et de 

la publication du manuscrit de Mademoiselle La Quintinie a l'occasion du bicentenaire de 

la naissance de George Sand. 

En guise dc conclusion, nous resumerons ce que cette etude nous a perrnis de 

decouvnr et nous soulignerons les raisons pour lesquelles l'amitie de George Sand et 

Charles Edmond etait predestinee a exister. Nous illustrerons les similitudes de caractere 

des deux ecrivains qui, bien que venant de cultures differentes, se sont distingues par un 

engagement passionne pour les causes qu'ils ont defendues, ainsi que par leur rebellion 

contre les systemes institutionnels (le gouvernement et I'egHse catholique). Nous 

apprecierons le role que Charles Edmond a eu sur les dcrnieres annees dc la carriere de 

George Sand. Nous analyserons aussi sous un angle critique 1'engagement de l'auteur 

polonais autour de la piece sandienne et nous donnerons de possibles reponses pour 

expliquer ses motivations. En dernier lieu, nous presenterons sous forme d'appendices 

quelques-uns des renseignements appuyant les resultats de notre recherche. 
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Chapitre 2: Un Polonais a Paris au XIXe siecle: 
circonstances dans lesquelles Charles Edmond s'etablit dans la 
ville et se lie d'amitie avec des Parisiens Hlustres 

Le vrai nom de Charles Edmond etait Edmund Franciszek Chojecki ct il n'etait pas 

Francais. Bien qu'ayant etc un personnage influent dans la deuxieme moitie du XIXC 

siecle a Paris, ce joumaliste, ecrivain, dramaturge, traducteur et politicien a ete oublie par 

les generations qui suivirent. Cet oubli est-il du au fait qu'il etait polonais, a la mediocnte 

de son talent ou a une simple erreur de 1'histoire? Nous n'offrirons pas de reponses 

affirmatives a ces questions; pourtant nous essaierons de montrer cet ecrivain sous une 

lumiere objective, en analysant ses rapports avec la celebre romanciere francaise George 

Sand. Nous esperons que les faits montreront que l'oubli de cet auteur est injustifie. 

Edmund Chojecki a quitte la Pologne pour des raisons politiques qui Font oblige 

a l'exil. La situation de ce pays etait parti culierement difficile au XIXC siecle et Charles 

Edmond a partage le sort de plusieurs de ses compatriotes. Nous resumerons done 

brievement les circonstances qui ont mene la Pologne a une crise dont une des 

consequences fut la Grande Emigration. 

2.1Exode des Polonais : la Grande Emigration et le cas particulier de 
Charles Edmond en tant que son representant 

2.1.1 Les partages de la Pologne 

Depuis la fin du XVIs siecle le pays a ete ravage par une suite de conflits internes qui 

l'ont beaucoup affaibli. En 1652 fut etabli le liberum veto par lequel tout decret vote a la 

Diete (le Parlcment polonais de cette epoque) devait etre accepte a l'unanimite. Cela 

signifiait que le veto d'un seul representant de la Diete etait suffisant pour qu'un decret 
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ne puisse pas etre approuvc. Cette mcsure a etc a l'originc dc la corruption des 

fonctionnaires qui ont conduit graducllcmcnt le pays a Fanarchic. Les membrcs dc la 

Diete ctaient payes par d'autres pays voisins pour bloquer et affaiblir le cours normal de 

la politique polonaise. En 1764 a eu lieu F election de Stanislas-Auguste Poniatowski, un 

roi-pion au service de la Russie. Soumis aux volontes de la tsarinc Catherine II, il est 

passe a l'histoire comme celui qui a conduit la Pologne a l'assujettissement pendant 146 

ans. Le 25 juillet 1772 Catherine II la Grande, tsarine de la Russie, Frederic le Grand, roi 

de Prusse et Marie-Therese de Habsbourg, imperatricc d'Autriche, ont signe a Saint-

Petersbourg le traite du premier partage de la Pologne par lequel ils prenaient possession 

d'environ 30% du territoire national. Le 23 septembre 1793 a eu lieu le deuxieme partage 

de la Pologne mais, cette fois, FAutriche n"y a pas participe. Suite a ce partage, 308 mille 

kilometres carres peuples par 4 millions d'habitants ont ete annexes a la Russie et a la 

Prusse. Le 24 octobre 1795, a ete signe le troisieme et dernier partage de la Pologne par 

lequel le roi Stanislas-Auguste a abdique, Varsovie ayant ete accordee a la Prusse et 

Cracovie a l'Autriche. Un dernier traite cntre la Russie et la Prusse du 25-26 Janvier 1797 

affirmait la necessite d'abolir tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de l'existcnce du 

royaume de Pologne, dont la denomination devait etre des ce moment supprimee. C'est 

ainsi qu'un territoire de 734 mille kilometres carres avec une population de 12 millions 

d'habitants est disparu de la carte de PEurope. ! 

2.1.2 Les insurrections, le Royaume du Congres et Femigration qui s'ensuit 

1 Dans cette section nous nous appuyons sur les etudes : Suchenia-Grabowska A., Krol E.C., Polskie dzieje 
od czasow najdawniejszych do wspolczesnosci, Wydawnictwo naukowe PWN, Varsovie, 1994, p. 184 et 
Kieniewicz S., Polska XIXwieku -panstwo, spoleczenstwo, kultura, Wiedza powszechna, Varsovie, 1982, 
p. 206. 
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Les Polonais n'ont jamais accepte la domination etrangcrc qui leur a etc infligee. lis ont 

essaye de libera* leur pays soit en effectuant des alliances avec d'autres etats, soit en 

organisant des insurrections. 

La politique expansionniste de Napoleon Bonaparte a fourni une occasion pour 

faire resurgir la cause polonaise dans l'arcne internationale. Les legions polonaises ont 

secouru Bonaparte dans sa campagne d'ltalic, son expedition de Saint-Domingue et dans 

ses batailles contre la Prusse. En guise de remcrciement, en 1807 l'empereur a forme le 

Grand-duche de Varsovie, un territoire de 157 mille kilometres carres habitc par 4 

millions 300 mille citoyens. Toutefois, apres la chute de Bonaparte, le Congres de Vienne 

de 1815 va dissoudre le Grand-duche de Varsovie pour creer a sa place le Royaume du 

Congres. Celui-ci etait une monarchic constitutionnelle avec a sa tete le tsar de Russie 

portant le titre de roi de Pologne. Le Royaume du Congres avait une armee, son propre 

gouvemement et une Diete qui pouvait voter les lois. C'est en grande partie grace aux 

efforts du prince Adam Czartoryski, ministrc des affaires etrangeres russes, que le 

Royaume a ete forme. Cette sorte de collage politique qui representait cependant une 

fa9on plus digne de subir les partages pour les Polonais en comparaison de la situation 

precedant l'etablissement du Duche de Varsovie, a subsiste jusqu'en 1915. Pourtant le 

mecontentement etait general et partout on parlait d'organiser une revolte armee. En 1830 

a eclate l'insurrection de novembre qui a dure dix mois. La chute de ce mouvement a 

entraine des repressions severes : russification brutale de la societe, confiscations de 

terres, deportations en Siberie et fermeture des ecoles et universites polonaises, ce qui a 

eu pour consequence de declencher une emigration massive. L'exode d'a peu pres dix 

2 Halecki 0., La Pologne de 963 a 1914 - Essai de synthese historique, Librairie Felix Alcan, Paris, 1933, 
p. 294. 
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mille homines qui s'ensuivit a etc qualifie par Phistoirc dc « Grande Emigration ». 

L'adjcctif grande nc fait pas reference au nombrc d'cxilcs, mais au role que les emigrants 

- souvent des artistes, des ecrivains, des aristocratcs, des musiciens et des politiciens -

ont joue dans la defense dc I'identitc nationalc ct la foi dans l'independancc. Aux trois 

quarts constituce par la noblesse, ct pour le restc par les classes plcbcicnnes ct paysannes, 

la Grande Emigration etait un phenomenc intcllectucl. 

L'insucces de ['insurrection de Cracovie en 1846, les soulcvcments dc 1848 et 

1849, coincidant avec d'autres mouvements rcvolutionnaires en Europe tels que le 

Printemps des peuples, ont engcndrc dc nouvelles vagues d'emigration des Polonais. La 

majorite des exiles s'est concentree en France; a la fin de 1851, y residait un total dc 9338 

Polonais. La dcrnicre insurrection, celle de janvier 1863, sa faillite et les repressions qui 

s'ensuivircnt, a vu l'exode d'environ dix mille pcrsonnes. 

Pour resumer les faits, dans les quatre decennies allant dc 1831 a 1870 au moins 

30 mille Polonais ont ete forces d'abandonner leur patrie. Ce n'est qu'a la fin de la 

Premiere Guerre mondiale, le 8 janvier 1918, que le president amcricain, Woodrow 

Wilson, dans ses quatorze points, inclut l'independancc de la Pologne. 

2.2 Les artistes polonais a Paris et leur relation avec Charles Edmond 

Pendant leur exil en France, les Polonais sont restes politiquement actifs. lis ont cree 

deux partis : les blancs et les rouges, chacun ayant pour mission de rendre son 

independence a la Pologne. Le premier, conduit par le prince Adam Jerzy Czartoryski, et 

influence par la franc-maconnerie, etait en faveur d'une voie conservatrice et 

monarchique. Les blancs esperaient trouver une solution a la question de l'independancc 
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polonaise a travers des demarches diplomatiqucs ct un lobby international. lis sc 

reunissaient au palais du prince Czartoryski a Paris, VHotel Lambert, situe sur Pile Saint-

Louis. Les rouges, rcunis autour de la Socicte Dcmocratique Polonaise crcee en 1832 ct 

dirigec initialcment par Joachim Lelewel, maintenaicnt des liens avec les Carbonari en 

Prusse, accusaient la noblesse de la defaite dc 1'insurrection de novembre et 

envisageaient l'independancc comme resultat d'une revolution socialc. Les democrates 

etablissaient des contacts avec d'autres partis liberaux en Europe, notamment en France, 

en Italic, en Espagne, en Bclgiquc, au Portugal et en Prusse. 

La nouvclle patrie a accueilli les Polonais en leur offrant la liberie d'expression a 

laquelle ils aspiraient. Paris est devenu pour les emigrants polonais une capitale 

culturelle et un noyau politique. Toutefois les Polonais qui, dans leur elan 

independantiste, ctaient prets a se battre non seulement pour la Pologne, mais pour 

d'autres causes separatistes dans le monde, n'ont pas toujours ete les bienvenus pour le 

gouvemement francais. Les Polonais ctaient des non-conformistes, des revolutionnaires 

et cela alertait les autorites francaises : 

Nous, les Polonais, nous etions des botes ingrats des Francais. Les emigres qui, a juste titre, 
reprochaient a la France de ne pas avoir tenu scs promesses (non seulement la France n'est pas 
venue en aide aux insurges, malgrc les declarations fort pathctiqucs du ministre Sebastiani 
invitant, en mars 1831, tous les braves Polonais a venir en France ou ils devaient etre consideres 
comme des freres, mais aussi apres I'echec de finsurrection, des le mois de novembre, ies portes 
de Paris ctaient deja fermees), n'acceptaient pas non plus les exigences de la raison d'Etat. Du 
point de vue du gouvemement francais, les Polonais etaient tres embarrassants : en France, on 
avait a peine retabli 1'ordrc apres la revolution de Juillel qu'une nouvclle revolution eclatail deja a 
Lyon (...) ct Ics Polonais, au lieu de se montrer rcconnaissants de pouvoir beneficicr de rentes qui 
leur furent octroyees, mettaient le feu aux poudres de la revoke.3 

Kowalczykowa A., Le Verbe et I'Histoire: Mickiewicz, la France et /'Europe, dir. Coquin F.X. et 
Maslowski M, Institut d'Etudes Slaves (42), Paris, 2002, p. 241-42. 

8 



L'organisation des emigres en partis politiqucs a commence a prcoccupcr Ic 

gouvemement francais qui, en avril 1832, a mis toutcs les affaires conccrnant 

1'emigration polonaise sous lc controle dc la police. Lc gouvemement a aussi donne des 

ordrcs dc decentralisation aux Polonais ct leur a offcrt des subventions s'ils acccptaicnt 

d'aller s'installcr en province. Ncamnoins, les Polonais vivant a l'cxtcricur dc Paris 

maintenaicnt des liens actifs avec la capitalc ct crcaicnt des socictes nouvelles dans 

d'autres villes, notamment a Bcsancon, Lyon, Avignon et Chantilly. 

En depit d'une certaine resistance a accepter inconditionncllement tout lc bagagc 

politique que les emigrants polonais amenaient avec cux en France, cc pays a admis les 

nouveaux venus. Lc sort des emigrants n'etait pas facile ct la pcriode d'adaptation fut 

longue ct pcniblc pour cux. Privcs dc patric, ils chcrchaicnt en France une nouvclle vie. 

Ccpcndant 1'oubli dc leurs racines polonaises etait un prix trop chcr a payer pour rachcter 

une existence insouciantc en France. Dans chaque coin de Paris, ces immigrants etaient 

hantcs par la melancolic ct leur littcrature a prcsque toujours etc cngagce. Les ecrivains 

en particulicr ont exprime, a travers leurs oeuvres, la nostalgic ct la souffrance que 

declcnchait en cux l'impossibilitc dc revenir en Pologne. 

La difference entre la vie dans son pays natal, «chcz soi » et a 1'etrangcr, « chez eux », est 
eprouvee par beaucoup d'ecrivains bannis comme une contradiction cntrc ia vie authentique, 
reclle, pleinc, ct une vie artificiclle, mutilee, anormalc (...).4 L'auteur, privc de son milieu si bien 
connu, doit surmonter beaucoup d'obstacles avant de s'accommoder a des circonstances nouvelles 
dc vie et dc travail. L'ecrivain se trouvant en exil nc pcut pas se libcrcr tout de suite du sentiment 
d'isolement qui est cause en premier lieu par I'absence du milieu de langage materncl et du 
contexte litterairc, culturel ct semiologiquc donne. 11 doit s'orienter dans cette nouvelle situation, il 
doit faire le choix d'une strategic globale dc son travail creaieur a venir. Au commencement il est 
plcin d'emotions cxtraordinaircment aigiics et contradictoires, parmi lesquellcs c'est justement le 
sentiment de frustration, d'amertume et de colerc qui devient la force motrice dc son expression 
Iitteraire.$ 

'' Jcchova II. ct Wlodarczyk II., Les Effets de I'emigration et I'exil dans les cultures (cheque et polonaise, 
Presses de l'Universite de Paris-Sorbonne, Paris, 1987, p. 197. 

5 Les Effets de I'emigration et I'exil dans les cultures (cheque et polonaise, p. 200. 
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Lc sentiment dc frustration tcl qu'illustrc par cette citation etait frequemment associe a 

I'ctrangctc dc l'cnvironncmcnt pour les nouvcaux venus. Paris, la Villc Lumierc, la 

Babylonc modcrnc comme la decril Franciszck Zicjka6, etait un endroit complctcmcnl 

different des lieux que les emigrants polonais avaicnt pu connaitrc chez eux auparavant. 

La vie nocturne agitec, les boulevards tumultucux, les cabarets ct les theatres, la musique 

omniprcscntc, Ics pares ct les bois ou lc tout Paris sc promenait, les restaurants a la mode, 

ainsi que les quarticrs artisliqucs, bourgeois ou industricls construisaient un espace 

enchanteur. Par son charme unique, Paris atlirait des visitcurs etrangcrs dont les Polonais 

ctaient une categoric a part. Les membres dc la Grande Emigration nc venaient pas a 

Paris pour lc seul plaisir de s'extasier devant la bcautc de cette capitale... Dans la plupart 

des cas, Ics emigrants polonais etaient des refugics politiqucs qui sc rendaient la avec un 

billet ailcr simple. De ce fait, ils etaient forces de s'y forger un avenir ct de s'assurer des 

moyens de subsistence. Paris rcprcscntait pour cux un defi, un danger et une incertitude. 

Voici comment Charles Edmond dccrivait Ics sentiments que lui inspiraicnt I'cxil ct la 

vie en cette villc, dans une lettrc a George Sand datcc du 24 avril 1876 (G3806): 

Jc suis nc, ct mon enfance s'est ccoulcc au milieu des steppes. Mes regards d'enfant ct 
d'adolescent avaient pris 1'habitude de se noyer dans des horizons sans fin. L'espace avec toutes 
ses immensites, etait devenu un des elements constitulifs dc ma nature. Plus lard, les hasards de la 
vie m'ont jcte au milieu des entasscments des grandes villes. A Page de vingt ans je me suis 
trouve sur le pave de Paris, II n'a plus ete question pour moi ni d'espaccs, ni d'horizons a perte de 
vue. Je perchais dans les mansardes, jc nichais dans les entresols, je circulais dans des rues qui 
n'etaicnt que des couloirs a cicl ouvert. La jeuncsse, les luttes apres ou fievreuses de la vie, les 
grandes misercs ou les fortes passions, tout cela mc faisait oublier la periode contemplative de 
mon existence. Jc puisais a pleines mains dans mon propre fonds ct je faisais bon marchc dc 
I'exterieur. Mais il advint un moment, ou les annccs s'accumulanl sur ma tele, ce fonds, qui 
probablemcnt n'avait jamais etc riclie outre mcsurc, commenca a s'epuiscr. (...) Bicntot, Paris me 
devint lourd, puis odieux. J'ctais bicn force d'y vivrc, mais j ' y ctouffais. Mes premiers instincts, 
mes besoins de vertcs respirations et de longs regards se revcillcrent, jc m'apcrcus que si je 

6 Ziejka F., Nasza rodzina w Europie (Notre famille en Europe), Universitas, Cracovie, 1995, p. 41. 
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voulais vivrc, il inc fallait rcvcnir aux conditions initialcs de ma vie. C'est alors que j'ai achcte un 
terrain a Bcllcvuc. 

Comme on peut le conslater dans celle lctlre, Paris pouvait etre une ville adoptee par les 

Polonais, mais ce n'etait pas toujours pour cux la tcrre promise. Charles Edmond sc 

scntait cnvahi dans cette capitale dcbordante, qui n'offrait pas d'espaces libres pouvant se 

preter a la contemplation de 1'horizon ct qui flnit par lui devenir insupportable. II a achete 

un terrain a Meudon, aux peripheries de la capitale francaise, ou il a fait construire une 

maison, dans laquellc il a desormais habite. 

Mentionnons que lc poetc polonais Adam Mickicwicz, issti lui aussi dc la Grande 

Emigration, souffrait de melancolie dans la capitale francaise. Dans son poeme Pan 

Tadeusz il a evoque la beaute de la Lituanie - son pays natal - qui lui manquait et qu'il a 

idealise de loin. II a ouvcrt son epopec avec des vers dccrivant lc bruit des boulevards 

parisiens et les querelles agitant les partis des emigrants polonais, pour en faire la 

comparaison avec la vie calme et agreable de la Lituanie, et transporter les lecteurs dans 

Ic lointain pays slave. 

Le phenomene de la Grande Emigration a fourni une occasion unique pour des 

echanges culturels et intellectuels bilateraux qui ont enrichi dans une large mesure les 

deux pays. Durant la Grande Emigration polonaise, des individus cxceptionnels tels que 

Charles Edmond, le compositeur Frederic Chopin et le poetc romantique Adam 

Mickicwicz se sont renclus en France. Curieusement, George Sand avait des rapports 

differents avec chacun de ces trois hommcs : le premier, directeur des leuilletons pour 

lesquels die travaillait, etait son ami, le dcuxicme a ete son amant ct compagnon de vie 

•7 

Toutcs les lettres de Charles Edmond auxqucllcs nous I'aisons reference dans ce travail proviennent du 
Fond Sand a la Bibliotheque Historique de la Villc dc Paris (B.II.V.P.). Cellc-ci est numcrotcc G3806. 
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pour dix ans, quant au troisieme, il etait son modelc littcraire dont elle essayail dc 

promouvoir la pocsic en France. 

Comment Ics Polonais ont-ils pu conserver, tout au long d'un siecle et demi 

d'occupation, leur idcntilc nationalc? Voila une question que les historiens sc posent 

encore aujourd'hui et a laquellc il y a dc nombrcuses reponses possibles. Une hypothese 

est que Ics poetcs et les artistes appartcnant a la Grande Emigration, ont joue un role 

csscnticl dans la preservation dc I'csprit polonais : 

[Il were] neither the politicians nor the secret agents nor the diplomats ot" the Emigration who 
saved Poland, but the poets. They did this by saving the only part of the nation's identity, which to 
have lost would have meant dead. They saved Poland's soul. (...) The poets of the Emigration, 
that is, gave their fellow-countrymen spiritual nourishment in an era when, if they had lacked it, 
ihcy might have been tempted to abandon their lease on national immortality. 

Nous allons adopter cette hypothese, parce que nous considerons que Ics messages 

ideologiques, exprimes par les ecrivains romantiques polonais dans leurs couvres, ont 

apporte un souticn spirituel sans lequel la nation sous domination etrangere n'aurait pas 

survecu. Les trois poetcs les plus eclebres qui ont emigre a Paris partageaient certaines 

idees sur la situation de la Pologne ct son avenir. Adam Mickiewicz (1798-1855), 

considcrc comme le plus grand poete polonais, etait particulierement cpris de l'idee de 

messianismc concernant la Pologne. Par exemple, dans ses Livres de la nation polonaise 

et du pelerinage polonais (1832), il soutient que la Pologne est une nation christique, et 

qu'elle doit racheter de ses souffrances tous les peches mortels, pour que la liberie et la 

justice puissent regner sur terrc. Pour Mickiewicz, les Polonais etaient les elus dc Dieu et 

devaient — a travers leur sacrifice supreme - libcrcr non seulement leur patric, mais toutes 

les autres nations opprimccs ct crccr un ordre supcrieur. Mickiewicz fut nomme a la 

s Rcddaway W. P., Pcnson J. II., Malccki O., Dyboski R., The Cambridge History of Poland from August II 
to Pilsudski, University Press, Cambridge, 1951, p. 320-21. 
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chairc de langues et litlcralurcs slaves au College dc France dc 1840 a 1844. George 

Sand, qui assislait a scs cours, clail fortcment imprcssionncc par la fayon donl il 

s'cxprimait: 

Lc professeur slave fait mieux que de posseder la langue francaise; il la devine, il la force a sc 
reveler a lui. C'est un instrument qu'aux premieres minutes d'audition on croirait devoir lui etre 
rcbclle, mais qui bienlot, domino par la puissance de ['inspiration, cede ct livre scs tresors. II arrive 
a l'cloquencc, el il n'esl pas jusqu'a son accent lituanicn dont la sauvagc rudesse nc vous saisissc 
bicnlol par une concision plcinc dc caractere ct d'autorilc. C'est a la manicrc dc scntir, a la diction, 
a I'originalitc des aporcus dc Mickiewicz qu'on peut appliqucr cetle expression a la mode : avoir 
dc la coulcur. 

George Sand devait plus lard entretenir des rapports amicaux avec Mickiewicz, des 

lettres ct des etudes publices venant temoigner dc ccttc relation . 

Jules Slowacki (1809-1849), range parmi les plus illustres poetes polonais, s'est 

aussi engage par sa plume pour la cause nationalc. Dans son pocmc Anhelli (1837), il a 

approfondi l'idcc du sacrifice en allcguant que la generation a laquelle lui ct ses 

contemporains appartcnaient devait perir et sombrcr dans I'oubli avant que la Pologne ne 

rcnaisse de ses cendres. La nation-martyre devait etre dirigee par un Roi-Esprit pour 

pouvoir faire valoir ses principes ct preparer un avenir meilleur. 

Finalement il y a le cas de Zygmunt Krasihski (1812-1859) avec qui « nous 

atteignons le sommet le plus sublime auquel se soit eleve la pensee polonaise de tous les 

sieclcs»". Sa Comedie non-divine (1835) montre Tenter de la revolution violente. 

L'individu, conditionne par 1'histoire, est toujours predestine a devenir un personnage 

tragique face a ses propres choix et au destin irremediable. 

9 Sand G., «De la litterature slave par Adam Mickicwicz», La Revue Independante, VII, 1843, p. 378. 

"'A cc propos, voir chapitre 3 c. 

11 Halecki 0., La Pologne de 963 a 1914 - Essai de synthase historique, Librairie Felix Alcan, Paris, 1933, 
p. 308. 
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2.3 Charles Edmond ct Ics Parisicns illustrcs 

Connaissanl a present Fimporlance de ces Irois poetcs polonais, nous pouvons maintcnant 

mettrc en valcur Ic mcrite de Charies Edmond dans 1'hisloirc des relations litteraires entre 

la France ct la Pologne. Les rcchcrchcs dc Zygmunt Markiewicz nous cclaircnt a ce 

sujet. Charles Edmond a public des eludes qui ont aide lc Icctcur francais a sc familiariscr 

avec I'ccuvre dc poetcs polonais emigres a Paris. Dans une etude d'enscmblc: La 

Pologne captive et ses trois poetes (Mickiewicz, Krasinski, Slowacki) publico en 1864, 

Charles Edmond inclut ses traductions dc quclques poemes dc Slowacki, Fetude De 

I'esprit poelique de la Litlnianie: Adam Mickiewicz ct son analyse dc I'ccuvre dc 

Krasinski. A I'occasion de I'Exposition Universelle de 1867, Charles Edmond a publie 

Particle « La colonic polonaise a Paris » ct aussi « Ce qu'est le mondc slave aujourd'hui, 

cc qu'il sera domain », paru a Bruxellcs. 

Charles Edmond est ne Edmund Franciszek Maurycy Chojecki le 15 octobre 1822 

a Wisky dans la region de Podlasie, en Pologne. 11 a vu le jour au sein d'une famille riche 

ct proprictaire dc terres. A l'agc de clix-huit ans, il a fait ses debuts litteraires dans la 

Revue de Varsovie avec Ic pocmc Je n'aime pas. En 1841 Edmund Chojecki etait 

secretaire dc theatres varsoviens ct rcdigcait Echo, un supplement dc la Gazette de 

Varsovie. La meme anncc, il a commence a collaborcr a la revue Bibliotheque de 

Varsovie en y publiant des poemes ct fragments en prose. II prenait une part active dans 

la vie cullurcllc de la capitale. A cause dc scs prises dc position nationalises qu'il avait 

cxprimecs dans la prcssc, Chojecki avait du quitter Varsovie ct en 1844 il est arrive a 

Paris en quaiitc dc rcfugie politique. Pendant I'anncc 1849, il a collabore a la Tribune des 

12 Markiewicz Z., «Charlcs Edmond intermediate entre Ic monde slave ct la Francc», Canadian Slavonic 
Papers (9), Carlclon University, Ottawa, 1967 ( O , p 127. 
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Peuples, un journal d'cmigrants polonais qui, avec son rcdaclcur en chef Adam 

Mickiewicz, sc prononcait pour la cause des exiles dc differents pays. Ce serait a cette 

occasion que Chojecki aurait utilise pour la premiere Ibis les initialcs dc Charles Edmond 

afin dc signer scs articles. Par la suile, il a loujours signe ses ouvragcs en francais de cc 

pscudonymc. Edmund Chojecki avait des relations parmi Ics rcprcscntants du courant 

radical de Fintclligentsia parisiennc ct, en 1849 et 1850, il a ecrit pour des revues dc 

gauche tellcs que Le Peuple ct La Voix du Peuple rcdigces par Pierre Joseph Proudhon. 

La Voix du Peuple ayanl public quclqucs articles qui ont etc saisis par la censure, son 

rcdaclcur Proudhon a etc incarccre ct Chojecki et Hcrzcn - cxpulscs dc France en 1850. 

Charles Edmond s'est ctabli en Egyptc, ou il a ctudic Ics langues oricntalcs. Victor Hugo, 

Jules Simon ct Jules Favre ont fait des efforts pour ramener l'ccrivain polonais en France, 

pourtant ces tcntatives sont restecs infructucuses. En Italic, Charles Edmond a fait la 

connaissance du prince Jerome-Napoleon, grace auquel il a finalemcnt obtenu la 

permission de revenir en France en 1852. Lorsque la guerre dc Crimcc a eclate en 1854, 

Edmund Chojecki s'est fait admettrc dans le contingent turc d'Omcr Pasha pour lutter 

contre Ics Russcs, sous lc joug dcsquels etait toujours la Pologne partagec. Plus tard, 

Chojecki a dccrit scs experiences durant cette epoque dans Souvenirs d'un depayse public 

en 1862. En 1855, Fecrivain a cntamc une collaboration avec Ic journal d'Emilc dc 

Girardin, La Presse, dont il a etc membrc du comitc de redaction jusqu'en 1860. En 

1856, en quaiitc dc secretaire ct intcrprctc du prince Jerome Napoleon, Charles Edmond a 

cffcctue une croisierc en Islande au bord du navire Reine Hortense. A son rctour, il a 

public en 1857, Voyage dans les mers du Nord a bord de la corvette Reine Hortense. 

Charles Edmond frcqucnlait la cour des Tuilcrics ct scrvait la famillc Bonaparte en 
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attendant qu'elle plaidc en favcur dc la situation dc la Pologne. Chojecki a loujours 

vivement defendu la cause dc rindependance dc son pays natal. En tanl qu'ecrivain, 

joumaliste, diplomalc ct soldat, il a mis beaucoup d'cfforis pour raccomplisscmcnl dc cc 

mandat qu'il s'est impose. Dans I'cludo « Charles Edmond Chojecki ct son uctivttc dans 

Ic champ des democrates », Zygmunt Markicwicz trace une histoiru dc Fengagement 

palrioliquc dc Chojecki ct Ic dccrit comme quelqu'un qui posscdait «une cnergie 

incroyablc, [qui elait] devouo aux deux pays oil s'[ etait | ecoulee sa vie cl - en depil de sa 

tendance a une existence insouciante - [qui temoignait d'] une ardeur de convictions 

democratiqucs. »13 

A Paris, Chojecki s'ctait lie d'amitie avec beaucoup de personnalites litteraires de 

son temps, notamment George Sand, Gustave Flaubert, Viclor Hugo, les frercs Goncourt, 

Frederic Chopin, Saint Victor, Albert Sorel, Georges Clemcnceau, Ivan Tourgueniev, 

Marccllin Bcrthclot, Charles A. Sainte-Bcuve, Alexandre llerzen, Louis Blanc, Thcophile 

Gauticr, Anatolc France et Ludovic Halevy. En 1860 Charles Edmond a ete un des 

fondateurs du journal politique, Le Temps, en plus d'en avoir etc le president du Conscit 

Administratis En 1861, une Ibis lc prince Napoleon nomme Ministre de PAlgerie, 

Edmund Chojecki a commence a travailler comme bibliothecaire uupres du Ministere. En 

1862, il a etc envoye en mission politique a Londres. Charles Edmond a ete nomme 

commissairc du pavilion egypticn pendant I'Exposition Universelle dc 1867. La mcmc 

annec une publication dc l'auteur a suivi cet evenement: L'Egypte a I'Exposition 

Universelle de 1867. Les relations dc Chojecki avec les milieux d'extreme gauche lui ont 

13 Markicwicz Z., «Clmrlcs Fdmond Chojecki et son activile dans Ic chump des democratcs» dans Les 
Relations litteraires entre la Pologne et la Prance. PVVN, Varsovie, 19X6, p. 339. [C'est nous qui 
traduisonsj. 
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pcrmis d'cvitcr la revocation en 1870 ct lui ont valu, en fcvricr 1875' , la naturalisation ct 

la rosette d'officicr dc la Legion d'Honncur. En 1876, il a etc promu au rang dc directeur 

dc la Bibliotheque du Senat. Chojecki a crce des pieces de theatre en francais, surtout des 

mclodrames joues dans Ics theatres parisiens dc 1855 a 1889 et a collabore aux comedies 

d'Adolphe d'Ennery et d'Edouard Foussier. Charles Edmond s'est merite une 

popularite posthume avec sa traduction polonaise (1847) du Manuscrit trouve a 

Saragosse de Jean Potocki, grace a laquelle l'ouvragc a pu etre conserve en entier. Mis a 

la retraite en 1895, Chojecki est mort lc l tr decembre 1899 a Bellevue (Scine-et-Oise) et 

a etc enterre a Mcudon. Charles Edmond est mort vingt trois ans apres George Sand et il 

etait dix ans plus jcune que l'ecrivaine. 

14 Les sources encyclopediques attribuent differentes dates a ces evenements. Nous nous appuyons ici sur 
les informations trouvees dans le Dictionnaire de biographie francaise, tome VIII, Cayron-Clery, sous la 
direct, de M. Prevost et R. d'Amat, Librairie Letourey et Ane, 1959, p. 1231. D'apres Georges Lubin, 
Charles Edmond aurait ete nomme chevalier de la Legion d'Honneur en 1858 et officier en 1869. 

15 Bien qu'il ait utilise le pseudonyme de Charles Edmond, Edmund Chojecki a recu plusieurs autres 
appellations, a cause de la difficulte que posait pour les Francais la prononciation de son vrai nom : par 
exemple, Koyeski, Choiecki, Choresky, Koi'ewsky, Chojinski, Edmoudski, etc. 
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Chapitre 3 : « La Pologne n'a pas encore peri tant que nous 
vivons »: le role de George Sand dans la Grande Emigration 

3.1 George Sand - les causes defendues 

George Sand, femme de lettres au XIXC siecle (1-07-1804 / 8-06-1876) a ete une 

pionniere dans beaucoup de domaines: elle a ouvert la voie a la liberte d'expression en ce 

qui concerne la place de la femme dans la litterature, la lutte avec les tabous sociaux, 

1'appui a la doctrine socialiste et la denonciation des abus de l'eglise catholique. Ses 

opinions politiques sc sont mcritees le respect et elle a contribue d'une facon creative au 

theatre, a la peinture et a la mode. George Sand etait une ecrivaine particulierement 

feconde et elle s'est exprimee dans plusieurs genres, notamment: les romans, les 

feuilletons, les articles de presse, les pieces de theatre, les critiques litteraires, les contes 

fantastiques et enfantins, ainsi que les lettres. Sa Correspondance publiee en edition 

corrigee et revisee (1964-1991) par Georges Lubin, compte vingt-quatre volumes et 

couvre soixante-quatre ans de la vie de I'ecrivaine. La question de I'avenir de la France a 

ete une cause que George Sand a defendue fievreusement pendant toute sa longue 

existence. Inspiree par les idees de Michel de Bourges, elle s'est declaree republicaine. 

Dans les annees trente elle accueillait des reunions de l'opposition militante dans son 

appartement a Paris. Elle a publie dans le journal Le Monde, les Lettres a Marcie, 

consacrees a la condition feminine. Elle a lutte pour une plus grande liberte des femmes 

et en a donne l'exemple dans sa propre vie en gagnant son proces de divorce d'avec 

Casimir Dudevant, suite auquel elle a pu conserver son chateau de Nohant ainsi que la 

garde de ses enfants. Apres avoir connu le philosophe et politicien Pierre Leroux, elle est 

devenue socialiste. En 1841 Sand a cree avec l'ecrivain Louis Viardot La Revue 

independante ou elle a publie trois romans : Horace, Consuelo, La Comtesse de 
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Rudolstadt, et de nombreux articles jusqu'en 1844. George Sand a fondc ensuite un 

journal d'opposition en province: VEclaireur de I'lndre. Elle a collabore au journal 

radical La Reforme du socialiste Louis Blanc. Engagee non seulement dans la vie 

politique, mais aussi dans des causes individuelles, elle a toujours appuye de facon 

materielle ou intelleetuelle ses amis et ses connaissances plus ou moins proches. Elle ne 

supportait pas Finjustice sociale et etait toujours prete a lutter pour les causes auxquelles 

elle croyait. Tout en etant une haute autorite litteraire en France ct a Fetranger, la 

romanciere de Nohant a su rester modeste et pleine de compassion tout au long de sa vie. 

3.2 George Sand lice a la Pologne : Liens dc sang, liens dc coeur 

Lorsque George Sand avait vingt-sept ans, a debute la manifestation d'un phenomene 

social, politique et culturel surnomme la Grande Emigration qui durera jusqu'aux 

environs de 1870. Les emigrants polonais voulaient echapper a l'oppression de la Russie, 

de l'Autriche-Hongrie et de la Prusse qui avaient envahi et partage la Pologne. L'elite 

intelleetuelle et artistique de Pemigration s'est reunie a Paris, ou I'ecrivaine a pu ainsi 

connaitre plusieurs Polonais illustres. Selon I'Index des Correspondants publie par 

Georges Lubin'6, George Sand a echange des lettres avec les poetes romantiques Adam 

Mickiewicz et Jozef Ignacy Kraszewski, le compositeur Frederic Chopin et son meilleur 

ami Wojciech Grzymala, le prince Adam Czartoryski et sa femme Anna Sapieha 

Czartoryska, la veuve de Balzac Ewelina Hahska nee Rzewuska, la comtesse Marie-Anne 

Walewska, le slaviste Aleksander Chodzko, etc. George Sand avait aussi des racines dans 

16 Sand G., Index des correspondants, Classiques Gamier, Paris, 1991. 
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le pays de ces emigrants : du cote de son pere elle descendait du prince electeur de Saxe 

et roi de Pologne Auguste II. 

3.3 L'intcrct de George Sand pour la Grande Emigration 

George Sand, appelee parfois la dame de Nohant, acquit une grande popularite en 

Pologne a cause de ses amours avec Frederic Chopin. Elle a ete, est et sera toujours une 

femme importante pour les Polonais faisant partie de leur patrimoine car c'est a 1'epoque 

ou il avait une liaison amoureuse avec elle, que Chopin a compose ses plus beaux 

Nocturnes, Preludes et Mazurkas. La relation sentimcntale de George Sand avec Frederic 

Chopin, qu'elle a rencontre en octobre 1836 et avec qui elle a vecu pres de dix ans (1838-

1847), a fait 1'objet de plusieurs etudes dans Fhistoire litteraire et fait naitre beaucoup de 

reactions controversies, meme de nos jours. Selon certaines personnes I'ecrivaine 

imposait son caractere fort et dominateur au pianiste, selon d'autres observateurs c'est le 

compositeur polonais qui exasperait la romanciere francaise avec ses maladies et sa 

mauvaise humeur. Ceux qui se sont penches sur cette liaison ont pris le parti de Fun ou 

l'autre des amants en fonction de leur propre origine et de leur preference. Ainsi, les 

critiques polonais etaient plus favorables a Chopin tandis que les commentateurs francais 

se sont prononces positivement sur George Sand. En 1980, William G. Atwood a publie 

le livre: The Lioness and the Little One - The Liaison of George Sand and Frederic 

Chopin. L'auteur, qui est d'origine americaine, montre qu'il ne doit pas etre influence par 

sa nationalite dans cette etude. En fait, deja dans l'introduction de son livre, William G. 

Atwood indique qu'il est au courant de la partialite que les critiques adoptent parfois et se 

fixe l'objectif de la neutralite : 

20 



The biographies of Mmc Sand tend to highlight Chopin's peevish and parasitic dependence on 
their heroine, while the Chopin biographers often sec George Sand as a self-righteous, 
domineering hypocrite whose supposed affection for Chopin was little more than an « ego trip » 
for herself. I have no desire to force Sand and Chopin into preconceived molds (such as proto-
feminist or latter-day Clidipus) and have tried to avoid the snares of over-romanticizing or over-
psychoanalyzing their personalities and actions. (...) In drawing as much as possible from Sand's 
and Chopin's private correspondence as well as other contemporary sources, I hope to let the 
characters and their era tell us their own story with a minimum of interpretation on my part. 

Ironiquement, l'auteur choisit un titre qui n'est nullement neutre : le nom «the lioness » 

pour decrire George Sand met en avant une nature predatrice, une force extraordinaire et 

un besoin de domination. De l'autre cote, «the little one » : Frederic Chopin qui se 

resume a Fadjectif « petit». Cette description du pianiste connote non seulement une 

petite taillc mais aussi renferme une connotation pejorative de dedain, d'insignifiance et 

de faiblcsse. On peut vraiment se demander pourquoi le plus grand compositeur polonais 

est presente ainsi dans le titre de 1'ouvrage d'Atwood. Lc corpus du livre n'offre pas de 

rcponse certaine a cette question parce que l'auteur remplit assez bien sa promcsse et se 

conforme a une representation chronologique de la liaison amoureuse de Sand et Chopin. 

L'etude d'Anne-Marie de Brem : George Sand; un diable de femme montre le 

couple Sand-Chopin d'un point de vue contrairc a celui presente auparavant. Dans ce 

livre, l'auteur sympathise davantage avec la romanciere romantique qu'avec le 

compositeur polonais : 

Dans l'advcrsite, il [Chopin] se revcle un compagnon difficile (...). George sc fait cuisiniere, 
institutrice, infirmiere, sans cesser d'ecrire, pendant que Chopin crache le sang (...). Pendant huit 
ans, tous deux vivent a Nohant de facon presque conjugale. Mais Frederic est difficile a vivre, 
jaloux et tyranniquc.18 

17 Atwood VV. G., The Lioness and the Little One - The Liaison of George Sand and Frederic Chopin, 
Columbia University Press, New York, 1980, p. xiii. 

1S dc Brem A.-M., George Sand: un diable de femme, Decouvertcs Gallimard, Paris, 2004, p. 56-57. 
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Les noms qu'utilise Brem dans cette citation pour decrire la romanciere indiqucnt des 

metiers nobles (instilulrice, infirmiere) qui font pcnscr au sacrifice d'une femme se 

faisant victimc au nom dc 1'amour. Par contrc, lc pianiste est designc par l'auteur avec 

des adjectifs pejoratifs («difficile », «tyranniquc », «jaloux ») qui font pcnscr a un 

caractere vil ct ignoble. 

Chopin occupant une place importantc mais non exclusive dans lc cceur dc la 

romanciere, George Sand s'est aussi vivcmcnl inlcrcsscc aux autres pcrsonnalites dc la 

Grande Emigration. L'auteur de Lelia a rencontre Adam Mickiewicz dans lc salon de son 

amic Marie d'Agoult et elle s'est lice d'amitie avec lui, rcconnaissant tout dc suite son 

gcnic. Madame Sand a contribue a la divulgation des oeuvres de Mickiewicz, elle a redigc 

un « Essai sur le drame fantastiquc. Goethe-Byron-Mickicwicz », publie en 1839 dans la 

Revue des Deux Mondes, elle a echangc des lettres avec Mickiewicz ct a assistc a scs 

cours de littcrature slave au College de France. La Revue Independante que George Sand 

dirigcait avec Pierre Lcroux, a public en 1843 un comptc rendu de Mickiewicz sur La 

Comedie non-divine dc Zygmunt Krasinski. Zygmunt Markiewicz, qui a ctudic Ics 

rapports cntrc George Sand et Adam Mickiewicz ct qui a public leur correspondance, a 

avancc la these, que Consuelo ct La Comtesse de Rudolstadt (1843-44) sont deux 

ouvrages profondement inspires par les idecs de Mickiewicz qui serai t mcmc le prototype 

du personnagc Albert de Rudolstadt.19 Dans son Spiridion, George Sand oppose la 

connaissance a la sensation et chcrchc a Ics unir dans Ic sentiment. La meme conciliation 

Markiewicz Z., Mickiewicz i George Sand - dzieje przyjaini ijej odbicie w literaturze (Mickiewicz et 
George Sand - histoire d'une amitie et son reflet dans la litterature), PamiQtnik literacki (nr 3), Varsovie, 
1961, p. 54. 
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hcurcusc dc la science cl des emotions par lc biais du creur avail deja clc proposcc en 

1821 par Mickiewicz dans son cclcbrc pocmc Romantycznosc. 

3.4 L'fleuvrc dc George Sand en Pologne ct sa reception 

Bien que sa relation sentimenlale avec Chopin ait assure a George Sand une popularite en 

Pologne, cela n'a etc que le premier clement d'un phenomene beaucoup plus large: 

Pinterct general que, depuis deux sicclcs, elle suscite chez les Icctcurs polonais. Sa 

creation litteraire a ete et est un modcle et un point de repere pour les ecrivains ct Ics 

critiques de ce pays. Les emigrants polonais appreciaient eux aussi enormement le genie 

de I'ecrivaine: 

Parmi les poetcs polonais en exil, les premiers romans dc George Sand eurcnl un succcs 
extraordinaire. Ainsi Jules Slowacki rccommandait-il a sa mere la lecture d'Indiana, Valentine, 
Lelia. Pour le jcune poetc Krasinski, George Sand etait «l'un des premiers ecrivains francais, avec 
dans fame un quelque chose qui est prochc du genie, le premier pour lc style (...) et le courage 
artistique».20 

En Pologne, les romans sociaux de George Sand ont suscite beaucoup de polemiques, 

surtout dc la part des critiques qui defendaicnt I'ordre catholique ct les traditions 

familiales. En 1842, Eleonore Ziemiecka publia dans Atheneum a Varsovie Particle, 

Silhouette de madame Sand, ou elle critiquait vivement I'ecrivaine ct son suppose 

manque de morale rcligieuse. Cet article a ouvcrt une discussion dans la presse polonaise 

sur l'auteur tfIndiana ct c'est Charles Edmond qui a public la meme annee une rcplique a 

Ziemiecka en defense dc George Sand, intitulec Coup d'mil sur le roman en France. 

Dans cet article, Edmond rcconnalt en Sand une ecrivaine extraordinaircment talcntucusc 

ct il lui attribuc lc role de « guide du roman francais ct curopeen dc Fepoque »" . 

20 Wojciechowska B., «La reception de George Sand en Polognc», dans George Sand et son temps, 
Universita dcgli Studi di Verona, ed. Slatkine, Geneve, 1994, p. 1264. 
21 «La reception de George Sand en Pologne», p. 1266. 
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Chapitre 4 : Une relation camcleoncsquc: Ics rapports 
cpistolaircs dc George Sand et Charles Edmond 

4.1 Une medaille d'enfant si 1'originc du premier contact entre les deux auteurs 

L'echange epistoiaire entre George Sand et Charles Edmond commence lc 5 fevrier 1855 

avec une lettre par le biais de laquelle Charles Edmond envoie une medaille ayant 

appartenu a la petite-fille de George Sand, Jeanne. Jeanne-Gabrielle Clesinger, appelee 

Nini, est morte de scarlatine a Page dc 6 ans, le 13 janvier 1855. Lorsqu'elle etait malade, 

Nini avait ete mise dans une inftrmerie ou sc trouvait aussi la fille de Charles Edmond, 

atteinte de la memc maladic. Jeanne avait offert une medaille a la fille de Charles 

Edmond et, apres la mort dc l'cnfant, F ecrivain polonais sentit le devoir de rendre cet 

objet a la grand-mere chagrinee. Dans sa lettre, Charles Edmond s'exprime par ces 

termes : 

«Madame, un douloureux devoir m'oblige de raviver vos reccnts chagrins. La pauvre petite 
Jeanne, lors dc sa dcrniere maladic, avait donne une medaille a ma fille, sa camarade d'infirmeric. 
Je n'osais pas m'attribucr lc droit dc conserver cette prccicusc rclique [...]. Je prends la liberte, 
Madame, dc vous renvoyer cc petit objet auqucl peuvent se rattacher des souvenirs prccicux. II est 
des situations ou tout cc qui rcstc apres un etre chcri, acquicrt un prix inestimable... » 

La rcponse dc I'ecrivaine est vitc arrivec et le 7 fevrier, George Sand ecrit (GSXII: 

«Jc vous rcmercie bien cordialcment Monsieur, et de 1'envoi dc cette relique, ct des bonnes et 
vraies paroles que vous savez me dire. Je ne peux pas encore parlcr dc cette douleur, elle 
m'etouffc toujours ct j'en dirais trop. [...] Je n'ai pas 1'honncur dc vous connaitre, monsieur, mais 
je suis bten touchee de ce que vous me dites...» 

Le 20 fcvricr George Sand envoie une lettre a sa fille Solange Clesinger, la mere de 

Jeanne (GSXIII: 74): 

Toutcs Ics lettres de George Sand auxquelles nous faisons reference dans cc travail sont publiccs par 
Georges Lubin dans les volumes XIII-XV ct XVII-XXIV dc la Correspondance, Gamier, Paris, 1964-9!. 
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«Je t'envoic par Maurice [lc Ills dc George Sand ct Ic frere dc Solangej la petite medaille. Jc nc 
savais pas de qui elle me venait. La leltre trcs bonne qui me I'cnvoyait etail signcc Charles 
Edmond. J'ai rcpondu a cc nom-Ia. Sachc si on a rccu ma lettre ct remercie encore pour nous deux. 
Donnc-moi des nouvelles dc Penfant qui semblait laisscr des inquietudes a son pere. Charge Mine 
de Girardin dc mc rcpondre par ta plume, si lu ne rcnconlrcs pas chez elle Monsieur... . Jc nc sais 
pas ccrirc son nom. » 

Lc 4 mars 1855 George Sand a assistc a un diner chez Emilc dc Girardin ct sa femme 

Delphine. Emilc de Girardin avait fonde en 1836 le journal, La Presse, dont Charles 

Edmond est devenu lc directeur litterairc el ou George Sand a publie ses ouvragcs a partir 

de 1845. Dans une note au bas d'une lettre dc George Sand a Emile Aucante, son bomme 

d'affaires a Paris, (GSXIll: 98) Georges Lubin nous eclaircit sur la question de ce diner: 

« Au diner chez Girardin, G.S. avait rencontre le prince Napoleon (Jerome), son aide de 

camp Ferri-Pisani, Charles Edmond, le docteur Cabarrus... » Etant donne que lorsque 

George Sand avait ecrit a sa fille Solange lc 20 fevrier, elle ne faisait pas scmblant de 

votiloir savoir qui etait Charles Edmond, on pcul assumer que c'est done pendant le diner 

chez Girardin qu'elle a rencontre Charles Edmond en personne pour la premiere fois. 

4.2 De I'etre en lettres : volume et chronologic dc la correspondance 

L'cchangc epistoiaire entre George Sand et Charies Edmond durera 21 ans, 3 mois et 21 

jours. 11 s'est ouvert avec une lettre dc i'ccrivain polonais, du 5 fevrier 1855 et a pris fin 

avec une lettre (non retrouvce) de la romanciere francaise, du 26 mai 1876 (GSXXIV : 

635). La correspondance entre George Sand ct Charles Edmond a subi deux principales 

modifications au long des ans : son ton est passe d'officiel a amical et sa frequence 

d'abord modercc est devenue avec lc temps trcs elcvee. 

Tout d'abord la correspondance a etc dc nature administrative; Ics deux ecrivains 

fixaient les dates, Ics details, le mode dc paicment ct d'envoi des articles dc George Sand 

a La Presse ct puis au Temps. lis sc mcttaicnl d'accord sur plusicurs points ayant trait aux 
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publications de la romanciere : le moment ou elles dcvaicnt paraitrc, leur forme, leur 

ponctuation, les passages a coupcr si Ics articles dcvaicnt etre publics dans plus d'une 

edition. George Sand tcnait en grande estimc les services dc Charles Edmond en tant que 

son intermediaire avec Ics journaux, La Presse et Le Temps. Publiant dans plusieurs 

revues, elle savait bien que Ics relations avec les editcurs pouvaicnt parfois ctrc 

cxigcantcs au point dc rcduirc l'auteur a etre victimc de l'aviditc du dircctcur dc revue 

(tel etait lc cas de Francois Buloz ct La Revue des Deux Mondes). Pour cxcmplificr cc 

champ dc 1'cchangc cpistoher cntrc les deux ecrivains, cilons quelques lettres. La 

premiere a etc ccritc par George Sand, lc 23 aotit 1857 (GSX1V : 430): 

Cher ami, vous etes toujours Ic plus aimablc des dircctcurs de feuillcton. Jc profile dc voire 
automation pour retarder la remise du manuscrit complet, mais je vous prepare le I" volume, pour 
que vous Payez lo lcr 7'"c, ct si vous voulcz bien avcrttr la caissc, je loucherai 2000 f. a comptc. 
Cela mc suffira pour attendre Pcnvoi du tout qui nc tardcra pas plus dc 15 jours. 

La romanciere delink ensuite sa collaboration avec lc fcuilleton, La Presse, dans une 

autre lettre a Emile Aucante, son homme d'affaires a Paris, Ic 11 octobre 1857 (GSXIV : 

480): 

lit a propos dc la Presse Ch[arlcs)-Ed[inond| me demande un autre roman, lc plus long possible, 
ct quoique vous disicz qu'il faut changer dc public, jc nc suis pas dc cet avis. Celui dc la Presse 
est en cc moment bien dispose, et puis le fcuilleton est tres bien tcnu par Ch[arlcs|-Ed[mond]. les 
relations sont charmantcs, etc. 

George Sand avait le projet d'un roman pour lequel elle avait deja trouve un titre, elle 

avait ecrit a Charles Edmond pour demandcr si la Presse le voulait. II s'agit du roman qui 

initialcment s'intitulait Christian Waldo et qui apres est devenu L'Homme de neige. Ce 

roman a ftnalement ete publie dans la Revue des Deux Mondes, du lcr juin au 15 

scptembrc 1858. Sand a ccrit a Charles Edmond, le 25 novembre 1857 (GSXIV : 531): 

Rcpondcz vitc, jc rccois des demandes de tous cotes. Mais j'aimc mieux avoir affaire a vous, 
d'abord, puis an public de la Presse qui, deux fois de suite mc fail bon accucil [pour La Daniella 
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et Bois-Dore - GL], el enfin aux iniprimeurs qui m'cnvoicnt dc bonnes cprcuves exactement. 
Chose immense pour moi. Mnintcncz-lcs clans cc bon ordrc. Jamais la Presse ni aucun autre 
journal n'ont etc sous cc rapport aussi bien tonus. C'est grace il vous sans doute. Sous Girardin, 
e'clail un desordre affrcux, sous cc rapport, 

Quatorze ans plus lard, George Sand Iravaillait toujours avec le joumaliste polonais, mais 

dans un autre journal, Le Temps. Elle etait de plus en plus satisfaite de cette collaboration. 

Le 13 octobre 1871, elle s'est adrcsscc au joumaliste Edmond Plauchut (GSXXII : 587): 

Jc t'assure que je me Irouve trcs hcurcuse dc mon nouveau mariagc avec Le Temps. Je n'y connais 
pas un chat el je n'ai de rapports qu'avcc Ch[arlcs|-Ed[mond|, qui est si aimable, si delical dans 
ses rapports que je n'ai jamais ete si bien trailee ct si indcpeiidante. Je peux ccrire tout cc que je 
vcux mcmc cc qui contraricrait Ics opinions du journal. C'est un paradis, ct cc que j ' y ccris a bien 
plus de retcntissement que dans la revue. Je m'en apercois bien a la masse de lettres que je recois 
dc tous pays. Quant a Pargent je suis payee autant qu'a la revue. 

Nous savons que Sand n'avait pas I'habitude dc fairc des clogcs a la Icgcrc. Dans ce cas, 

lc mot « paradis » sorti dc sa plume acquicrt une signification veritablement positive. II 

faut noter que c'est cxclusivemcnt a Charles Edmond que la romanciere reconnait le 

merite de la faire se sentir si a Paisc au journal Le Temps. 

Effcctivcmcnt George Sand .apprecic la liberie d'expression que lui assure Le 

Temps ct elle l'cxprimc au joumaliste polonais dans une lettre du 6 decembre 1873 

(GSXXIII: 620): 

Jc comptc reprendre mon fcuilleton bimcnsucl, ou les contcs fantastiques. Jc me portc bien ct j 'en 
vcux profitcr. Jc vous suis fidcle. Je viens dc refuser (ccci entre nous) 800 f. la fcuillc de La Revue 
des Deux Mondes. a la condition d 'aliener ma liberte. 

4.3 Lc chevalier slave devouc au (liable de femme: caractcristiques de la 
correspondance 

Charles Edmond represcnlc beaucoup plus pour George Sand que d'etre son 
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intermedial re avec des journaux parisiens. L'ccrivainc francaise rcgardc son ami polonais 

comme quclqu'un d'infiucnl dans lc milieu arlistiquc. Le 19 scplembrc 1855, George 

Sand ecrit une lettre a son fils Maurice (GSXIII : 354). Les pcinturcs dc cc dernier 

avaicnl etc rcjclccs par Ic jury dc I'Exposition Universelle a Paris, par consequent cllcs 

n'allaicnt pas etre cxposccs pendant cet evencment: 

J'ai dine aujourd'hui chez Girardin avec le prince, j'ai parlc dc toi avec lc Polonais [Charles 
Odmond] ct jc mc suis plaint du rcfus du jury. II m'a rcpondu que cela aurait dependu du prince, ct 
qu'il etait bien sur qu'unc autre Ibis cela n'arrivcra plus si lc prince est encore mclc a cela. Nous 
agirons en consequence. II m'a dit que quand on n'ctait pas rccommandc on n'ctait admis qu'il la 
condition dc n'avoir aucune quaiitc ct aucunc originalilc. 

Apres ce diner, il semble que Charles Edmond ait essaye de faire revenir le jury sur sa 

decision dc refuser les tableaux dc Maurice Sand. Georges Lubin nous apprend l'histoirc 

dans une note au bas de la lettre dc George Sand a Cbarlcs Edmond, du lcr octobre 1855 

(GSXIII: 382-3): « Charies Edmond s'etait entremis pour un « rattrapage », afin qu'une 

ocuvrc dc Maurice Sand figurat a I'Exposition ». Dans cette lettre, la romanciere rcmercie 

l'auteur polonais: 

Merci mille fois, Monsieur de voire extreme obligcancc. Dans deux ou trois jours, vous recevrez Ics 
Mattres sonneurs [le dessin en question] dc Maurice, et il vous eerira lui-meme pour vous exprimer sa 
gratitude. II s'est mis a I'ccuvre avec ardcur, car il nc trouvait pas lc dessin que vous avcz vu chez moi 
assez soigne pour I'cxposition ct il Ic recommence sur scs croquis. (...) Merci encore, c'est bien 
aimable a vous, ce que vous faites la, croyez que j'en suis vivement touchee. 

En raison de scs relations politiqucs avec lc prince Napoleon, Charles Edmond a pu 

rendre ce service au fils de George Sand, pour lequel la mere lui a ete si reconnaissante. 

Le Polonais finissait toujours scs lettres a la dame dc Nohant par la meme expression : 

« votrc trcs devoue » ct nous comprcnons, au nombrc des services qu'il lui avait rendus, 

que ces mots n'ctaicnt pas vides dc sens. 
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II est inlcrcssant dc pouvoir citcr quclqucs cxemplcs dc la collaboration au niveau 

profcssionncl entre Ics deux ecrivains, mcmc si cc qui nous intcrcssc spccialcmcnt ici, 

c'est lc dcvcloppcmcnl dc leurs relations amicalcs ct litteraires. Nous avons choisi 

quclqucs Icltrcs dans I'abondanlc correspondance examinee pour illuslrcr eclte 

collaboration profcssionncllc. 

Dc la part dc Charles Edmond, il y a une suite d'cloges au sujet dc I'ecrivaine ct 

une reconnaissance de sa propre insignifiance artistique en comparaison du genie de 

George Sand. En tant que dircctcur dc fcuilleton, il s'occupc lui-meme dc veillcr a ce que 

lc travail de George Sand soit proprcment public (La Presse et Le Temps), payc (il fait 

lui-meme les comptcs), reconnu (il se dispute a cause de Mademoiselle La Quintinie avec 

Pactcur Pierre Berton) ct rcprcsente sur scene (au theatre L'Odeon). En plus, I'ccuvre de 

George Sand a une influence mystique ct spirituelle sur la vie de Charles Edmond et lui 

sert de detonateur de souvenirs (quand il relit un roman de George Sand, il se souvient 

exactement des circonstances clans Icsquelles il 1'avait lu pour la premiere fois lorsqu'il 

etait jeune, fervent, miserable ou pauvre). 

En cc qui conccmc George Sand, elle nc ccssc jamais d'assurcr Charles Edmond 

que c'est grace a leur excellent rapport et a la facilitc dc Iravaillcr avec lui autant qu'a la 

liberie qu'il lui assure a titre dc dircctcur du Conscil administratif, qu'elle continue a 

collaborcr avec Le Temps. D'autrc part, Sand croit que Charles Edmond a beaucoup dc 

talent mais qu'il manque dc confiancc en lui, d'ou lc fait que son nom ne soit pas trcs 

connu, assurant mcmc qu'il a plus dc talent qu'elle. Dans sa lettre du 31 mai 1872 

(GSXXIII: 101-2), elle ccrit: 
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Je viens en I'm de reccvoir cl de lire Psehyle. Ph bien mnn ami, cc n'csl pas suulometit this bien, 
c'est excellent cl Ires beau el quand vous me elites que jc suis trop dmileusc de itioi-menie, je 
tmuvc que c'est vous qui cles al'llî C* d'un scrupulisiiiu cxiigcru. Jc n'appelk: pus Uml cela 
modcslic. Jc nc m'en pique pas, car c'est smivcitt une grimace, une hclise ou une pose. Miiis cc qui 
est vrai c'csl qu'il est impossible ri'aimcr lc beau, le vrai et Ic grand sans clre cpotivante d'y 
toucher. - nil bien, vous vencz d'y toucher d'une main tligne, cl cc n'csl pas pen de chose. 

George Sand exprime aussi son admiration cl sa con fiance en Charles Edmond dans sa 

lettre du 13 novembre 1875 (GSXX1V : 441): 

Quand jo fa is quclque chose que jc crois amusante jc pense toujours a vous cl quand vous mc dilcs 
que c'est bien, jc mc sens rcposec ct en train dc rccommcnccr. (...) Jc crois que vous perdcz 
beaucoup a vous metier trop dc vous-meme, ct j'insistc pour que vous puisicz davantagc dans vos 
souvenirs ct impressions personnclles, Je crois qu'il y a la une mine que vous n'avcz pas voulu 
exploiter. 

Charles Edmond a largcment soutenu le projet dc George Sand de fairc une adaptation 

dramaliquc du roman Mademoiselle La Quintinie. L'ticrivainc Pa rcmercie dc son 

assistance dans une lettre du 14 octobre 1872 (GSXXIII: 262): 

Merci, merci, merci! Vous ctcs Ic meilleur ct Ic plus devouc des amis. Vous mcttcz loutc voire 
encrgic a scrvir ma cause, el j'ai des remords d'etre si calmc. - Mais je ne le serais pas pour une 
chose qui vous menacerait. 

George Sand ccrit une autre lettre au joumaliste polonais, Ic 29 decembre 1873 

(GSXXIII: 647) sur lc mcmc sujet: 

Merci pour tous les soins que vous prencz et pour toutes ces bonnes lettres que vous trouve?. Ic 
temps dc m'ecrire au travers dc vos repetitions. Vous ctcs l'ami lc plus vraiment devouc qu'il y 
ait. Tous ont I'inlcntion du devoucment, mais ils n'en ont pas la force morale. Pit sur cc, merci 
d'un cccur qui sera toujours heurcux dc vous rendre la parcillc. 

Curicuscmcnt et, en depit des promesscs dc George Sand, aucunc occasion d'aidcr son 

ami nc sc presentera a elle. Charles Edmond nc demande pas dc favcurs a I'ecrivaine, il 

scmblc qu'il ne vcut pas non plus ctrc rcgardc comme un usufruiticr dc l'amitie d'une 

ecrivaine rcnommcc. Par contre, il apprccic beaucoup la correspondance avec la 
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romanciere et quclqucs rencontres avec cllc soit a Paris, soit a Nohant. II admire son 

genie, son talent et son caractere, il s'adresse toujours a George Sand en des termes 

remplis d'admiration. L'ccrivaine estime ces expressions d'enthousiasme, comme on 

peut lc voir dans sa lettre du 26 septembre 1975 (GSXXIV : 406): 

Cher ami, je suis contente d'avoir de vos nouvelles, vous m'ecrivez une lettre charmante, comme 
vous seul save?, les ecrire. Vous savez donner des encouragements qui ne s'adressent pas a 
1'amour propre, mais qui vont droit au cocur et qui consolent de beaucoup d'injustices, ceux que le 
co£ur seul a inspirees. 

George Sand ecrit a Charles Edmond le 3 janvier 1876 (GSXXIV : 502), une lettre dans 

laquelle elle resume ses sentiments envers lui. 

Cher ami, votre bonne lettre m'est arrivee dans les meilleures du jour de Pan et votre amitie est un 
des bonheurs de ma vie, elle a commence par la sympathie et le charme de s'entendre. Alors on 
m'a dit du mai de vous comme on vous a dit certainement du mai de moi et cela vous a ete 
indifferent comme a moi, et je vous ai aime a partir de cet effort pour m'en empecher. (...) Vous 
croyez que mon affection vous a fait du bien. Tant mieux puisque ce bien vous mc Pavez rendu. 
Tout Nohant vous desire et se resigne difficilement a vous voir si peu. 

Nous ne savons pas de quelles calomnies il s'agit dans cette confession, mais il est 

probablement question de quelques rumeurs injustifiees et en fin de compte inoffensives 

puisqu'elles ont contribue a cimenter l'amitie des deux auteurs. 

La correspondance de Sand et d'Edmond a aussi un cote plus materiel, se 

concentrant autour des petits riens quotidiens. Souvent il est question de maladies dans 

les deux families. Le 6 novembre 1873 (GSXXIII : 595) George Sand se plaint a son ami 

d'un rhumatismc articulaire qui l'atteint depuis le 24 octobre : 

Entre deux crises - (elles vont en diminuant) je veux mettre ma pauvre main malade dans la votre. 
On souffre bien de ces rhumatismes articulaires mais c'est la lere fois a 70 ans. Je n'ai pas le droit 
de me plaindre. 
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D'autres fois, les sujets dc Pechangc cpistolicr entre les deux amis sont leurs cnfants ct 

petits-enfants. D'un cote, George Sand rcssent une vive passion pour ses deux pctitcs-

filles : Titite et Lolo. Une lettre de l'auteur francaise, du 6 juin 1873 (GSXXIII: 532) 

decrit cc sentiment: 

La petite Lolo devient si grande et si forte qu'on s'ctonne de Pentendre encore jouer comme un 
petit enfant, et avec cela, des apcrcus, des rayons d'intelligence dont on est encore plus ctonne. 
Quel bel age que cette eclosion d'intelligence avec cet abime insondable de candeur et de droiture 
naturelle. Ceux qui meprisent la nature humaine n'ont jamais lu dans un enfant bien doue et pas 
corrompu par Peducation premiere. 

De l'autre cote, Charles Edmond s'emeut a la presence de sa fille adoptee Loulou. II 

confesse a Sand le 31 mars 1873 (G3752): 

Pendant longtemps, nous vivions absolument en tete a tete avec ma femme (...). Depuis Parrivee 
de Loulou, (...) un soleil moral inonde la sombre habitation; on n'y entend que grouillements et 
rires, et chaque petit detail devient un evenement gros et absorbant. L'enfant il est vrai est exquis. 
II ne comprendra jamais a quel point nous sommes ses debiteurs, combien nous lui devons de 
reconnaissance. II y a dans l'affectueuse gentillesse des enfants quelque chose d'immateriel qui est 
a tous les autres sentiments ce que la musique est a tous les arts. Cela envahit Pame, cela s'en 
empare (...). De toutes les passions, c'est la seule qui rassasie. 

Nous voyons a ces temoignages combien les deux amis etaient d'un certain point de vue 

similaires. Ils partageaient une fascination pour l'enfance qui atteste de leur grande 

sensibilite et imagination, ainsi que de leur patience dans 1'effort pour comprendre les 

petites filles avec lesquelles ils habitaient. A travers leur dialogue concernant les enfants, 

les deux ecrivains trouvaient aussi une facon d'exprimer les sentiments qui leur etaient 

propres, cachant parfois des messages encodes derricre ces propos. Cela etait le cas 

quand ils voulaient exprimer le desir de se revoir, ou leur admiration reciproque, ou se 

faire des commentaires un peu malicieux a propos de Pun et de l'autre. George Sand, 

desireuse d'inviter Charles Edmond pour quelques jours dans son chateau de Nohant, le 
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faisait tres souvent venir chez die au nom de sa petite-fillc Lolo qui «exigeait 

absolument de voir »le Polonais. 

Finalemcnt un aspect qui caractcrisc dc facon irnportantc la correspondance entre 

Sand et Edmond est lc role d'informateur par excellence de la dame de Nohant, que le 

joumaliste polonais s'ctait attribuc. Il lui apportait des nouvelles sur d'autres artistes et 

ecrivains, sur la situation dans les revues ct dans les theatres parisiens ainsi que sur Petat 

present dc la politique a Pechelle nationale ct intemationale. Etant donne que la 

romanciere vivait loin de Paris, a Nohant, Edmond etait pour elle un chroniqueur relatant 

des faits divers qui directement ou indirectement conccrnaient I'ecrivaine. Un exemple de 

cette activite est la lettre de Charles Edmond, du lcr janvier 1872 (G3684), par laquelle il 

informe Sand du desir que l'empereur du Bresil a de faire connaissance avec elle. Le 

Polonais se trouvait chez le philosophe Ernest Renan qui lui a montre une lettre dans 

laquelle il etait dit que : 

Don Pedro d'Aicantara Empereur du Bresil affirme a qui veut Pentendre qu'une des raisons 
principales pour lesquelles il avait fait le voyage en France, etait d'incliner sa couronne imperiaie 
devant Madame Sand, qu'il regrettait infiniment que le grand ecrivain ne fut pas a Paris, qu'il 
avait une envie tropicale de pousser une pointc a Nohant, et qu'il ne se sentait arrete dans son elan 
que par le peu de temps dont il pouvait disposer. Toutefois, il se pourrait bien qu'au dernier 
moment, il trouvat le moyen d'accomplir ce pelerinage. 

Sand a repondu ainsi a Charles Edmond, le 3 janvier (GSXXII: 689): 

Je ne crois pas que Don Pedro prenne la peine de venir si loin voir une vieille bonne femme 
comme moi, mais dans le cas ou, (...) il voudrait parcourir la France en simple particulier il 
trouverait chez nous la cordiale et respectueuse hospitalitc du paysan. 

Nous remarquons dans cette reponse la modestie ct le sens commun qui definissaient la 

romanciere dans ses rapports avec les autres. 
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Lc ton des deux correspondants diffcrc en cc qui conccrnc lc contcnu cmotionnel 

et le style. Charles Edmond est plus cmotif que George Sand dans sa facon dc s'cxprimer. 

Son style est tres ornemente, fleuri ct plcin dc compliments. II montre une telle devotion 

pour son amie qu'on arrive a se demandcr parfois si cet emportement du genre «to be or 

not to be» s'expHque par le fait que George Sand exercc une grande influence spirituelle 

sur Edmond ou, si au contraire, Chojecki n'exagere pas ses sentiments a l'aide de figures 

de style pour aviver la flamme de Pechangc cpistolier. 

De l'autre cote, George Sand ecrit dans un style neutre, sec ct concret. Elle va 

directement au but, faisant rarement des compliments et maintenant un ton tout simple 

dans ses lettres au joumaliste polonais. Nous avons note deux exceptions a cette facon 

dont George Sand a de s'exprimer dans ses lettres a son ami polonais. La premiere est le 

tutoiement inattendu dans la lettre du 14 octobre 1872 (GSXXIII : 258). C'est la seule 

occasion ou, a notre connaissance, George Sand tutoic Charles Edmond dans leur longue 

histoire d'echange epistoiaire : « (...) tout a 1'heure je te parlerai des modifications qui 

me sont venues a I'esprit ». Georges Lubin commentc ce passage avec surprise dans une 

note en bas de page : Tutoiement auquel on ne s'attendpas, et qui doit etre inconscient. 

La deuxieme lettre date du 24 janvier 1872 (GSXXII: 713). George Sand s'y revele 

tendre et romantique. Ce lapsus est intriguant et revelateur pour Panalyse de Pechange 

epistolier entre les deux auteurs parce que la romanciere francaise ne s'etait permis 

d'utiliser un ton aussi intime avec I'ccrivain polonais en aucune autre occasion, ni avant 

ni apres cette lettre: « Je vous ecris a 3 h. du matin, au bruit de la foudre, clair do lune 

verdatre, nuees d'orage, les arbres couches sous la raffale. C'est tres fantastique et tres 

joli. Tout dort a Nohant comme si de rien n'etait. Je suis seule a m'apercevoir d'un 
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effroyable tumulte clans lc dehors. Nous allons tous bien. On parle dc vous tous les jours 

et on vous aime ». 
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Chapitre 5: L'anticlericalisme dc George Sand dans 
Mademoiselle La Ouintinie et l'influence de Charles Edmond 
sur celui-ci 

La correspondance entre George Sand ct Charles Edmond est riche ct abondante. II nous 

est impossible de parlcr dc tous Ics aspects qui la caractcrisent dans Ics limitcs dc cette 

etude. Pour cette raison nous avons choisi un seul des episodes qui constituent cette 

«epopee » epistoiaire : la collaboration des deux amis autour de la piece de Sand, 

Mademoiselle La Quintinie. Etant donne que cet ouvrage a ete saisi par la censure et n'a 

jamais vu le feu de la rampe, il nous semble important de tracer une esquisse sur 

l'histoire de cet instrument qu'est la censure en France avant de nous occuper du sujet qui 

nous interesse. 

5.1 Le mecanisme de la censure en France 

Rcfcrons-nous a une definition dc la censure d'apres lc Dictionnaire universel des 

sciences™ : « En politique, la censure dcsignc I'cxamen que certains gouvernements font 

faire d'un livre, d'une brochure, d'un article dc journal, d'une estampe, d'une piece de 

theatre, etc., avant d'en pcrmcttre la publication ou la representation.» Depuis 

PAntiquite, la censure est rcsponsablc dc mettre de I'ordre dans la societe. Le terme qui 

a donne son origine a la censure date de 443 av. J.-C, lorsquc le poste de censeur — 

quelqu'un qui devait maintenir les moeurs - a etc cree a Rome. La censure etait exercee 

soit par Ics gouvernements, soit par les institutions religieuscs ct elle pouvait restrelndre 

la liberie d'expression de Phomme dans les arts ct Ics medias. Un exemple eelebre de 

23 Dictionnaire universe! des sciences, des lettres et des arts, M.-N. Bouillct, 3cme edition, Hacheltc, Paris, 
1857, p. 292. 
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censure institutionnelle est lc cas dc Socrale, qui en 399 av. J.-C. a etc condamne a mort 

car ses enseignements etaient considercs dangcrcux pour I'ordre social. 

L'eglise catbolique a toujours ete vigilante en ce qui concerne la protection dc sa 

doctrine. En 1559 1'lnquisition a etabli VIndex Librorum Prohibitorum qui, pendant plus 

dc quatre siecles, enregistrait les ouvragcs intcrdits que le Vatican jugeait immoraux ou 

theologiquement faux. Cet Index ne connaissait pas de frontieres de pays a pays et bien 

cvidemment la France n'y a pas cchappe. Parmi les auteurs romantiques fran9ais dont les 

oeuvres ont ete mises a VIndex se retrouvent: George Sand, Honore de Balzac ct 

Alexandre Dumas Ills. A partir de 1629, on a laicise la censure en France, qui jusqu'alors 

etait uniquement une responsabilite de Peglise. Pourtant dans Particle dix de la 

Declaration des droits de I'homme et du citoyen, on proclamait la liberte d'expression et 

de pensee. Jusque-la il n'y avait pas dc censure legiferee concernant le domaine theatral. 

Finaiement le decret de 1791 a etabli que tout citoyen pouvait ouvrir un theatre public et 

y faire representer les pieces de son choix, s'il obtenait une permission prealable de la 

part dc la municipalite. Cela a donne lieu a un developpemcnt des scenes theatrales a 

Paris et a un enrichissement du repertoire dramatique. Cependant Napoleon Bonaparte 

n'approuvait pas cette situation de trop grande liberte et a signe le decret du huit juin 

1806. Ce document restreignait considcrablemcnt l'independancc des scenes 

dramatiques, aucun theatre nc pouvant s'etablir dans la capitale sans Pautorisation 

special e de FEmpereur, sur rapport du ministre de I'interieur qui assignait a chaque salle 

un genre de spectacle auqucl elle devait se limiter. Paris comptait jusqu'alors avec trente-

trois sallcs, tandis que le decret dc 1806 avec deux autres decrets complementaires de 

1807, ont fixe lc nombre maximum de salles a huit: VOpera, la Comedie Francaise, 
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VOpera-Comique, lc Theatre de la Gaite, dc VAmbigu Comique, tics Varietes ct du 

Vaudeville. La Chartc dc 1830 a aboli la censure dans son article huiticme ou on lit que 

ccllc-ci nc devait ctrc jamais rctablic. Un vent dc liberie sc manifesto ainsi, mais dc 

manicre partiellc : « Dc 1S30 a 1835, comme durant toutcs Ics pcriodes ou la censure fut 

momentancment supprimee, lc controle des theatres ne dependit plus du gouvemement, 

mais du seul prefct de police ».21 En fait c'est la censure a posteriori (repressive) qui a ete 

maintcnuc et on a continue a inlcrdire quclqucs oeuvres, apres leur representation. Par 

exemple la piece d'Alexandre Dumas Antony, jouce en 1834, a prcoccupe a un tel point 

lc gouvemement que lc ministrc Thiers a fait payer l'auteur pour qu'il renonce aux 

representations. La loi du 9 septcmbrc 1835 a encore soumis a Pautorisation prealable du 

ministrc dc Pinterieur a Paris les pieces presentees dans les theatres sous peine 

d'emprisonnement et d'une amende. De 1835 a 1841 cent vingt-trois pieces ont ete 

intcrdites sur manuscrits ct onze apres representation. 

Pour lc theatre, on identific deux sortes dc censure : la preventive et la repressive. 

La premiere est une interdiction de representer une piece decidee par les censeurs qui, 

ayant etudie le manuscrit, considercnt que Pouvrage est inapproprie. La dcuxiemc, 

repressive, est une interdiction dc la piece lorsqu'elle a deja etc jouee. Un cas eclebre de 

censure repressive est la piece, Le Roi s 'amuse, de Victor Hugo, interditc le 23 novembre 

1832, le lendemain de sa premiere au Theatre Francais. Hugo, trcs mai a 1'aise avec cette 

mcsurc, a declare un combat ouvcrt au gouvemement ct a plaidc sa cause devant Ics 

tribunaux mais il a perdu lc proces. En 1848, les theatres ont connu une courte liberte 

avec le decret du 6 mars qui abrogcait la loi dc 1835, mais en 1852 on a rctabli I'ordre 

antcricur. Lc decret du 6 janvier 1864 a accordc encore une fois la permission a tout 

24 Krakovitch 0., Hugo censure, Calmann-Lcvy, Paris. 1985, p. 80. 
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individu de construirc ct d'cxploiter un theatre apres declaration, pour cc qui est dc Paris, 

a la Prefecture dc police ct a la direction des Beaux Arts. En 1870, il y avait qtiarantc et 

une salles ou on jouait a Paris. Le 18 mars 1871, Ic gouvemement a rctabli une fois de 

plus la censure. Pendant la pcriode 1871-74 les pieces ctaient soumises a un examen 

rigoureux dc la part du gouvemement, d'aprcs Odilc Krakovilch : « Le climat politique, 

la pcur provoqucc par Ics Communards favoriscrcnt I'installation d'une repression 

generalc, rcligieuse et litterairc (...). Tout etait motif d'interdiction (...). Toutc allusion a 

la capitulation de Paris, a la Commune, etait bien entendu pourchassee ».25 La censure 

theatrale est finalement disparue en 1906, sans une loi qui Pabolisse. En general on peut 

constater que, a un degre plus ou moins grand, la censure a restreint la liberte theatrale 

pendant tout le X1XC siecle, sauf pour quclqucs pcriodes exceptionnelles. Comme 

Pobscrvc Krakovitch, «A chaque crisc politique du X1XC siecle, revolution ou 

changement dc regime, la censure fut supprimce, et a chaque fois, pour une plus breve 

periodc : cinq ans en 1830, deux ans et demi en 1848, six mois en 1870».2(' 

Essayons maintenant d'analyser le fond dc la question a travers le prisme Sand-

Edmond. George Sand a ete censuree deux fois au theatre: pour Claudie en 1851 

(censure repressive) ct pour Mademoiselle La Quintinie en 1872 (censure preventive). 

Bien que Ics oeuvres theatrales de F ecrivain polonais n'aient pas etc censurecs, scs idees 

ont etc condamnees plus d'une fois. Charles Edmond a ete oblige a Pexil a cause de ses 

opinions pro nationalistes, aux temps ou la Pologne etait partagce, et Ics envahisseurs 

n'acccptaicnt aucunc forme de rebellion. L'cxistcncc dc cc pays slave a etc aussi, d'une 

certaine facon, censuree. Pendant le sicclc ct demi qu'a dure la domination etrangere en 

* Hugo censure, p. 249. 
6 Hugo censure, p. 245. 
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Pologne, ont eu lieu des repercussions servant a ancantir I'identitc des Polonais : leur 

langue a ete intcrdile, on a reforme Ic systcmc d'education, dc legislation ct 

d'administration et on a crucllcment puni les elans d'indcpcndancc. Charles Edmond a 

exprime des opinions contrc la disparition de la Pologne dans la presse, ct il a etc oblige 

d'abandonner sa patric. 11 a etc doublement censure : en tant que Polonais vivant sous lc 

joug etranger et en tant que joumaliste n'ayant pas dc liberie d'expression. Charles 

Edmond a essaye dc plaider la cause polonaise a l'ctranger, il est alle au Congres de 

Prague en tant que son representant, il a etc aussitot cxpulsc dc eclui-ci a cause des 

opinions trop radicales. Une fois arrive en France, le pays revolutionnairc ou Edmond 

esperait pouvoir s'exprimcr publiquemcnt, il a commence a ccrire pour lc journal 

socialiste La Voix du Peuple ct il a ete bicntot cxpulse a cause des opinions radicales. 

Pcut-etre qu'il nc serait jamais rentre dans cc pays ne fut-cc par Paide du prince Jerome 

Napoleon. Nous voyons que cet ecrivain polonais a ete victime dc la censure, qui lui a 

valu deux fois Pexpulsion du pays qu'il residait, et quatrc la restriction de sa liberte 

d'expression. 

Nous allons essaycr de rcconstruire les evenements qui ont conduit a la censure 

du drame anticlerical de la romanciere francaise. Pour comprendre le fond de la question, 

il faut pourtant commencer par analyser lc phenomenc du roman Mademoiselle La 

Quintinie ecrit par Sand en 1863 et dont elle a tire sa piece. 

5.2 George Sand la Scandaleuse'? Comment la romanciere attaque lc clerge et 
denonce « le mensonge du X1XC sieclc» 

L'execution de l'archcvequc dc Paris en mai 1871 est la culmination de la tendance 
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anticlcriealc qui sc dcvcloppc en France dcpuis longtcmps. Molicrc, Bcaumarchais, 

Rabelais ct surtout Voltaire ont exprime dans leurs ceuvrcs des idecs sceptiqucs envcrs 

Pinstitution du clerge. George Sand s'inscrit, elle aussi, dans cette tradition : vers la fin 

dc sa vie elle ecrit ic roman Mademoiselle La Quintinie (ct ta piece eponyme) qui attaque 

Ics principes dc la doctrine du Vatican. Les incidents anticlcricaux sc multipliant en 

France apres la mort dc cette ecrivaine, lc gouvemement gaulois vote, en decembrc 1905, 

la loi de la separation des egliscs ct dc l'ctat Cette legislation limite dc facon 

considerable I'influcncc dc Peglise catholique dans la vie politique, socialc ct familialc 

des Fran9ais. 

Le roman Mademoiselle La Ouintinie a etc acheve par George Sand en janvier 

1863 a Nohant. On pcut sc demandcr cc qui a pousse la romanciere a ecrirc un ouvrage si 

manifestcment anticlerical. Nous essayerons dc donner quelques raisons a cela, d'apres 

Ics lettres qu'elle a ccritcs a Francois Buloz, lc dircctcur de la Revue des Deux Mondes, 

ou elle a fait paraitrc son ouvrage en trois livraisons, du 15 aout au lcr octobre 1863, ainsi 

que d'apres la preface au roman. Dans la lettre du 3 septembre 1862 (GSXVI1: 221), 

Sand explique: 

Je lis Sybille [lc roman Histoire de Syhille par Octave Feuillct], il y a toujours un grand talent, 
mais ce catholicisme me tape sur Ics ncrfs cl jc trouve qu'il serait bien lemps de dire son mot 
contrc le mensonge du sicclc. Jc this done un roman qui est tout le contrairc du canoniquc, et cela 
trcs franchement. Lc voudrez-votis 7 Aurez-vous toujours la portc ouverte aux orthodoxes, et par 
hasard la fcrmcrez-vous aux libres csprits dans Ic roman ? 

Au bas de la lettre, on pcut lire un commcntaire de Georges Lubin qui nous eclaire sur 

l'ctat d'irritation dans lequel lc roman de Feuillct a mis I'ecrivaine : 

Lc roman d'Octavc Feuillct, Histoire de Sybille, avait commence a paraitre dans la livraison du 15 
aout (se tcnuinera au I" oct.). On voit que G.S. ne tarde pas a prendre feu et flamme. Kile avait lu 
lc premier no. lc 17 aout (Agenda, sans commcntaire), le second Ic 3 sept. (Id.). Des Ic 4, puis lc 5, 
Manccati [lc compagnon dc Sand avec qui die vivait a cc moment] note : « Madame travaille a 
son roman terrible ». 
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Effcctivcment, dans VHistoire de Sybille, Feuillct fait une apologic des vcrtus catholiqucs 

scion un point dc vue fanatiquc. L'hcroVnc du roman - Sybillc - une protcstantc qui s'est 

convcrtie elle-meme au catholicismc, cprouvc une vocation rcligieuse mystique qui entre 

en conflit avec Pamour tcrrestre qu'elle rcssent pour lc hcros Raoul, un jcune impic et 

enfant du XIXC sicclc. Au nom dc scs principes religieux, Sybillc refuse d'cpouser le 

jcunc homme, ce qui entrainc la jcunc fille a la perte de son salut ct a une mort 

prematuree a Page de 19 ans. Raoul, brise dans ses convictions, sacrifie scs principes et 

son independance d'esprit pour rejoindre Sybillc dans la voie catholique ct ainsi obtenir 

sa main. Malheureusemcnt il est trop tard ct lc roman finit par la tragedic d'une double 

vie ccrascc par Peglise, cc qui pourtant est vu par l'auteur comme un sacrifice supreme ct 

louable. Conrad Buskcn Huct dans son etude, George Sand et Octave Feuillct, inclut 

quelques appreciations qui marqucnt le ton dans lequel est ecrit lc roman pro-catholique 

auxquelles Sand repond dans son bouquin, Mademoiselle La Ouintinie. En comparant les 

deux heroines, Lucie ct Sybille, Busken Huet rcmarque que « Lucie est une secondc 

T7 

edition, revue et corrigee dc I'heroine dc Fcuillet morte prematurcment »." 

Effectivement Sand utilise une analogic dans son roman qui est tres certainement la 

rcponse la plus dirccte qu'elle puissc adresscr a Feuillet: elle offrc une version amelioree 

de Pheroine dc i'ecrivain, die approfondit 1'etude psychologiquc du caractere de la jeune 

fille amoureuse et picusc qui est tiraillcc entre son cocur et sa conscience par Pamour 

qu'elle eprouve pour un incroyant. La romanciere arrive en definitive a faire un portrait 

Buskcn Iluct C, « George Sand ct Octave Feuillct» dans Les grands ecrivains de toutes les titteratures, 
Sixieme serie, Tome premier, hlloV/www.biblisem.net/ctudes/buskgeor.hlm. 
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dc son heroine beaucoup plus vraisemblablc que celui dc son collcguc dc plume, qui a 

produil avec Sybille « la creation catholique la plus fanlaisistc que Pon puissc imagincr ct 

si inconccvable qu'il n'y a que Pimagination poctique d'Octavc Feuillct qui puissc avoir 

fait office du laboratoirc dc chimic ou cet homunculus du sexe leminin a rccu I'ctrc ». 

Buskcn Huct fait rcmarqucr a cc sujet: « Mile La Quintinie est sans aucun doute une 

composition bien supcricurc au roman dc Feuillct, ct si George Sand a voulu prouvcr au 

mondc qu'elle n'avait a ceder lc Fas a aucun dc scs contemporains dans lc domainc des 

lettres, elle a brillammcnt gagnc son proccs ».29 L'hcroTnc dc Sand sc trouve dans un 

dilemme scricux, mais elle nc pcrd jamais Ic controle d'clic-meme comme lc fait Sybillc. 

Tout en n'acccptant pas dc sacrificr scs croyanccs, cllc fait quclqucs concessions qui 

donncnl dc Pcspoir a son amourcux ct pcrmcltcnt a la jcune fille dc micux rcflechir sur 

Ics arguments dc ce dernier. Lucie La Quintinie est une femme independante qui a envie 

dc progrcsser ct a lc courage dc mettre en question les fondcments dc la doctrine 

catholique a laquelle elle a inconditionncUcmcnt adhcree. 

Lc 7 octobre 1862, Sand s'emprcsse d'ecrire a son homme d'affaires a Paris, 

Emilc Aucante (GSXVIl: 245), a qui elle demande des informations neccssaircs pour 

pouvoir « s'abonncr au plus enrage des journaux papistcs ». Elle a besoin dc comprendre 

« les raisons du moment dc ces gcns-ta » pour son roman qui sera la contre-partie de 

l'Histoire de Sybille de Feuillct. Lc 20 octobre, (GSXVIl: 258-59) la romanciere devoile 

quelques secrets qui conccmcnt I'ouvrage qu'elle est en train dc composer ct avcrtit 

Francois Buloz des consequences que pourraicnt avoir « de grosses vcritcs durcs ct 

: s Buskcn Ituet C, « George Sand ct Octave Feuillct ». 

2<) Buskcn Huct C, « George Sand ct Octave Feuillct ». 
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btcssantcs pour la majorite des diivols [qui] sont vcnus sc rcpandre sur son papier ». Parce 

qu'il lui est impossible dc « ne pas allcr au fond du mai » ct qu'elle nc saurait « cfllcurcr 

Ic sujcl », Sand propose a Buloz dc fairc publicr son roman en Bclgiquc aim d'cvitcr un 

avcrlisscment du gouvernement. Prct a en affronter Ics consequences, lc dircctcur insistc 

a publicr Mademoiselle La Quintinie en France. Sand prcvoit qu'aprcs la publication de 

son tcuvrc, la critique rcpondra vivement en declarant Fcuillet ministrc des eultes pendant 

qu'elle ct Buloz scront «tanccs, honnis, ct maudits ». Notons une rcmarquc dc Sand qui 

nc manque pas d'ironic ct attcstc d'un individualisme qui place la romanciere bien au-

dessus de I'opinion publiquc : « Si vous publicz cc livrc, vous nc scrcz jamais canonise ct 

pcut-ctrc jamais pardonnc ». 

Le roman d'un pretre etait lc litre que Sand avait initialemcnt donne a son 

ouvrage. Buloz n'a pas pcrmis cela, craignant Pattention immediate dc la part des 

religieux que cc titre suscitcrait. La romanciere a ensuite propose un dcuxicmc titre: 

Moreali, qui n'a pas etc approuvc non plus. C'est finalement du nom dc Phcroinc que 

Sand a decide d'intilulcr son ouvrage en ccdant aux sollicitudcs du dircctcur dc la revue. 

Pourtant elle avait quclqucs doutcs a cause dc la nature de Lucie (GSXVIl: 438): 

Mile La Quintinie devient ncccssaircmcnt un pcu passive vcr la fin, ct Moreali absorbe tout. Le 
livrc est fait pour prouvcr que le prclrc, mcmc honnetc homme est fataleincnt dangereux s'il est 
orthodoxc. Comme lc Tartuffc il n'apparait qu'au 3e acte, ct il n'est pas tarlufc [sic], ccpcndant! 

Apres avoir examine Ics raisons que la romanciere a donnccs a son ami ct cditeur 

Buloz, cssayons maintcnant de comprendre pourquoi une femme qui a passe sa jcunessc 

dans un couvent, en est arrivee a devenir une anticlcricalc aussi fervente a Page mur. 

George Sand a etc prolondemcnt infiucncec par Ics enseignemcnts catholiqucs au point 
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de vouloir devenir religieuse ct il lui a fallu un effort de volonte pour rompre avec cette 

influence. Elle exprime ce dechirement interne a son ami ecrivain et peintre Eugene 

Fromentin, lc 14 mars 1863 (GSXVIl : 518) : « Lc courage a etc dc rompre avec de chers 

souvenirs et des tendances au mysticisme qui ont eu un grand ascendant sur les trois-

quarts de ma vie. Je les ai reconnus enervants et la passion de la verite a tuc en moi tout 

un monde de morts ». Obsedee par I'idee du peche depuis sa communion, Sand a eu une 

crise mystique pendant son sejour au couvent des Dames Augustines Anglaises (situe 

dans le Quartier Latin a Paris) a Page de quinze ans : « elle devint inquiete, perdit le gout 

de la vie, et malgre une constante priere, la grace ressentie naguere Pabandonna »31. Elle 

a consulte alors son directeur de conscience, Pabbe Premord qui Pa eloignee des idees 

fanatiques et Pa appelee a en revenir de cette « exageration ». La grand-mere, qui n'etait 

point devote, s'etant rendu compte de cet etat d'esprit de la petite Aurore, Pa retiree du 

couvent. 

Le developpement du sentiment religieux chez George Sand meriterait une etude 

a part et il est inutile ici de tracer le long chemin intellecruel et spirituel qu'a parcouru la 

romanciere pour en arriver a ecrire Mademoiselle La Quintinie a Page de 59 ans. 

Donnons seulement quelques precisions sur les raisons qui ont conduit Sand a s'engager 

dans le debat contre les ecclesiastiques de son epoque. 

Dans la preface a son roman anticlerical, elle se montre tout d'abord 

reconnaissante envers Octave Feuillet pour avoir ouvert un fomm de discussion sur «la 

Hamon B., George Sand face auxEglises, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 15. 

George Sand face aux Eglises, p. 15. 
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question si grave et si pcu romanesque de la croyance religieuse » en publiant son 

Histoire de Sybille. Car le temps est venu d'aborder la question serieusement, dc la 

soumettre a un examen et de resumer dans un exemple la conscience universelle en quete 

de reponses et de solutions33. Plusieurs «catholiques eclaires et bon nombre 

d'ecclesiastiques » se mefient en silence de quelques dogmes que Peglise impose (tels 

que 1'existence du diable) car Pinfaillibilite des papes est une attitude qui ferme toute 

discussion avant qu'elle ne soit entamee34. Ce fait facilite Phypocrisie des deux eglises : 

« une officielle qui a le droit d'imposer et une secrete qui a le droit de protester » . Plus 

grave encore est I'union entre Peglise et la politique qui a pour but de « combattre le 

progres de la raison, [d'J atrophier le sens de la liberte dans I'homme tout en gardant 

l'apparence de la doctrine »36. L'eglise impose mais ne repond pas aux questions et 

rejette « la fatigue des discussions et des etudes », elle ne connait pas son code et ne fait 

que comprendre en apparence son mot d'ordre. Sand considere cette condition outrageuse 

a la raison et elle la compare « a une ombre qu'il faut demasquer »37. L'eglise recrimine 

les fideles d'un cote et se montre lache envers ses membres de Pautre. Les pretres 

oublient «l'austerite catholique et le detachement des choscs de ce monde » pour mener 

une vie confortable et insoucieuse. La romanciere considere que, dans un siecle qui est un 

32 Sand G., Mademoiselle La Quintinie, Preface, 3C edition, Michel Levy Freres, Paris, 1864, p. v. 

33 
Mademoiselle La Quintinie, Preface, 1864, p. vi. 

34 

Mademoiselle La Quintinie, Preface, 1864, p. vii. 

Mademoiselle La Quintinie, Preface, 1864, p. vii. 

Mademoiselle La Quintinie, Preface, 1864, p. viii. 
37 Les citations comprises dans ces deux phrases correspondent a la page ix de Mademoiselle La Quintinie, 
Preface, 1864. 
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labyrinthe d'ambigu'itcs, si l'eglise ne se met pas au niveau du progres en ouvrant un 

« temple commun a tous les hommes », elle sera abattue pour toujours car « on ne brise 

pas la vie d'un siecle sans se briser avec lui ». Finalement Sand se propose de montrer 

quelques-unes des causes qui jettent les esprits droits et les cceurs aimants dans une autre 

voie que le parti clerical. Les causes choisies «interessent la vie privee jusqu'a 

P evidence »38 en rentrant tellement dans Petude des mceurs de son epoque qu'en voulant 

analyser ces mceurs I'ecrivaine ne peut en garder le silence. George Sand exprime son 

incertitude sur Paccueil de son roman par le public, meme si elle croit fermement qu'il 

est «de ceux qui restent comme symptomes historiques, appreciations du present ou 

appels a I'avenir »39. Dans cette preface la romanciere critique ouvertement Pinfluence 

du clerge dans la vie quotidienne et elle proteste contre cette influence. Son roman doit 

contribuer a denoncer les abus de Peglise catholique et eveiller la conscience chez ses 

contemporains. Sand lutte pour le droit de chacun de choisir librement sa religion et a 

reflechir attentivement aux dogmes catholiques avant de les accepter. Elle propose aussi 

une voie alternative a celle proposee par le Vatican : une religion libre pouvant etre 

pratiquee dans une eglise commune a tous les hommes. 

Meme si elle ne jugeait pas la qualite de son ceuvre d'apres Paccueil recu, 

I'ecrivaine a eprouve une certaine angoisse en attendant la reception de Mademoiselle La 

Quintinie chez les lecteurs. Selon Bernard Hamon qui a realise une recherche sur ce sujet, 

«[l]a reception du roman par la presse fut contrastee, (...) mais, generalement, les 

critiques ne releverent pas ou ne voulurent pas relever les attaques pourtant vives contre 

38 
Les citations comprises dans les phrases qui precedent correspondent a la page x dc Mademoiselle La 

Quintinie, Preface, 1864. 

39 
Mademoiselle La Quintinie, Preface, 1864, p. xi. 
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le catholicisme, recurrentes dans le roman »40. Hamon cite quelques exemples de critiques 

dont on peut degager un ton general d'ironie et de mepris envers George Sand. Les 

attaques signalent soit le fait qu'elle est une femme, soit Finutilite de Pengagement d'une 

ecrivaine qui n'a pas le niveau intellectuel pour livrer un combat au clericalisme. La 

premiere question est soulevee par Barbey d'Aurevilly qui, sous le pseudonyme de 

Colombie, a ecrit pour Le Figaro, le 3 juin 1863 : «Un mauvais livre de plus (...) le 

souffle de Pennui circule de page en page. (...) Mme Sand ne croit plus a la vertu des 

pretres. Elle est femme a si bien comprendre ce que le celibat force a de pesant et de 

douloureux (...) ». La deuxieme attaque est formulee le 27 juin par Emile Boutmy qui 

ecrit dans La Presse : « Au fond le systeme de Mme Sand n'est que la sagesse vulgaire 

du dix-neuvieme siecle, e'est-a-dire Pexpression de nos tendances morales les plus 

marquees, sous une forme poetique, sous une forme plus poetique et plus specieuse. C'est 

le sens commun, embelli et un peu altere par Pimagination ». II y a aussi eu quelques 

articles qui ont accueilli positivement I'ouvrage ou Sand « combat [les] vieilles croyances 

au profit d'une philosophie renouvelee de Jean-Jacques Rousseau, et basee sur les droits 

de la nature, sur ceux de la tolerance, et de Pabsolue liberte »41. La critique 

contemporaine n'est pas plus indulgente pour le roman que celle du XIXC siecle. De nos 

jours, Mademoiselle La Quintinie, n'eveille plus de passions extremes, elle choque plutot 

les critiques par son ton orageux et par sa forme monotone. Effectivement ce corpus 

hybride se compose de longues lettres philosophiques entremelees dans une action lente 

40 ' 
Hamon B., George Sand face aux Eglises, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 207. 

Nous avons trouve les textes des trois articles mentionnes ci-dessus dans I'ouvrage de Bernard Hamon, 

George Sand face aux Eglises, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 208-09. 
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qui fatigue lc Icctcur. Rene Doumic dans son etude George Sand - Some Aspects of Her 

Life and fVritings, sc charge dc souligner ces deux elements: 

This book was perhaps the only one George Sand wrote under the influence of anger. (...) This is 
anti-clericalism in all its violence. Is it not curious that this passion, when once it takes possession 
of even the most distinguished minds, causes them to lose all scniiment of measure, of propriety 
and of dignity? Mademoiselle La Quintinie is the result of a fit of anti-clerical mania. 
Mademoiselle La Quintinie is a work of hatred. George Sand was not successful with it. She had 
no vocation for writing such books, and she was not accustomed to writing them. It is a novel full 
of tiresome dissertations, and it is extremely dull.42 

Le Vatican n'a montre aucunc hesitation au regard des intentions de I'ecrivaine. Le 15 

decembre 1863 un decret de la Congregation du Saint-Office a mis toute Poeuvre de 

George Sand a V Index. 

Etant donne que Phistoire dans le roman et dans la piece est a peu pres la meme, 

nous nous limiterons a signaler les differences les plus importantes qui font diverger les 

deux ceuvres. 

Tout d'abord, sachant que pendant sa longue vie, les convictions de George Sand 

ont evolue avec le temps, nous pouvons supposer que la piece qui est posterieure au 

roman de neuf ans, atteste des idees encore plus progressistes dc I'ecrivaine. George Sand 

Paffirmc elle-meme dans une lettre a Charles Edmond, du 12 mars 1872, dans laquelle la 

romanciere se demande s'il serait une bonne idee de revenir a son roman de 1863 pour en 

tirer une piece de theatre (GSXXII: 765): « Reprendrai-je la Quintinie ? Qui sait ? II me 

semble que c'est deja vieux et qu'il y aurait aujourd'hui autre chose a dire. Je ne suis 

point une personne qui pense ceci ou cela, je suis une chose qui respire et palpite selon le 

temps qu'il fait et avec les autres etres vivants qui le poussent ou ils veulent. » 

Doumic R., George Sand - Some Aspects of Her Life and Writings, http://www.fullbook-s.com/George-
Sand-Some-Aspects-of-Hcr-Life-and4.html. 
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L'engagement antireligieux dont fait prcuvc l'auteur dans Mademoiselle La 

Quintinie est-il purcment rhetoriquc ct fictif ? Nous nc Ic croyons pas car George Sand 

s'opposait activement au clerge et, ainsi que nous Pavons constate, elle s'etait exprimce a 

plusieurs reprises a ce sujet. Dans son etude, Le Sentiment religieux chez George Sand, 

Marcel Moret fait une remarque au sujet du roman Mademoiselle La Quintinie que nous 

jugeons revelatrice a cet egard : « L'heroine, Lucie La Quintinie, brave, belle et bonne 

jeune fille catholique vit (...) avec son grand-pere matemeL Disons tout de suite que sa 

vie de jeune fille ressemble etrangement, par certains cotes, a celle d'Aurore Dupin. 

[George Sand] »'°. Moret trace une analogie entre la jeunesse de Sand et celle de son 

heroine : toutes deux ont ete elevees par des grands-parents libres penseurs, sont allees au 

couvent, ont eu un directeur de conscience qui les a beaucoup influencees, voulaient 

devenir religieuses, et ont ete desillusionnees par la doctrine catholique. Nous voyons 

maintenant que, meme si le roman peut sembler lassant pour le lecteur par ses longs 

passages philosophiques et son ton moralisateur, c'est un ouvrage qui exprime les plus 

profondes croyances de la romanciere et c'est peut-etre une de ses oeuvres les plus 

autobiographiques. 

Neuf ans apres la publication du roman Mademoiselle La Quintinie, Sand ecrit 

une piece eponyme pour le theatre. La representation de cette piece devient irrealisable a 

cause de la censure ; le manuscrit n'est pas non plus publie du vivant de I'ecrivaine. 

La piece est une version fidele du roman en cc qui concerne le message 

anticlerical qu'on y decele ainsi que les personnages principaux, lc temps, Paction et les 

lieux ou cette derniere se developpe. Les modifications realisecs par la romanciere dans 

43 Morel M. M., Le Sentiment religieux chez George Sand, Marcel Vigne Editeur, Paris, 1936, p. 229. 

50 



Padaptation dc son roman ont principalcmcnt pour but dc presenter lc sujet d'une facon 

dramatiquc afin dc satisfaire les bcsoins dc la dramaturgic theatrale ct dc preserver 

Pintcrct du spectatcur. 

5.3 La perversion du confessionncl: Moreali comme un exemple d'antiheros 

Qui pourrait mieux decrire dc quoi il s'agit dans lc roman Mademoiselle La Quintinie que 

l'auteur clle-meme? Dans une lettre du 2 novembre 1862 a Francois Buloz (GSXVIl: 

272-73), Sand en cnonce bricvement I'idee principalc : 

Le voici, ce sujet. Un jcunc homme ct une jcunc fille qui vont sc maricr, ct un confesscur qui vcut 
bien laisser le corps au mari mais qui veut gardcr Panic, parce que lui aussi, il aime, avec 
platonismc, avec mysticismc, avec toutc la purete qu'on voudra, mais avec la passion de 
domination qui caracterisc le pretrc. Pour conclure, la jcunc fille voit clair ct rcconnnit qu'entre un 
mart et une femme, il ne peut y avoir un autre homme. 

Dans ce paragraphe, l'auteur signale lc triangle Emilc-Lucic-Moreali comme le 

motif central du roman. II est frappant que I'ecrivaine ait choisi lc tcrmc « confesscur » 

pour decrire Moreali ct ait ainsi resume, avec cette unique description, cc personnage 

complique qui a plusieurs visages. Sand peut faire ceci car elle veut prouver, en se 

servant dc Moreali, qui reprcscntc Ics principaux abus dc Peglise catholique, la these 

anticlericale de sa piece Dans Petude Lc Roman a these ou I'autorite fictive, Susan 

Suleiman nous offre la definition suivante dc ce genre : « Le roman a these est un roman 

rcalistc (fonde sur une csthctiquc dc la vraisemblancc ct dc la representation) qui se 

signale au Icctcur principalcmcnt comme portcur d'un cnscignemcnt, tcndant a demontrer 

la verite d'une doctrine politique, philosophiquc, scicntifiquc ou rcligieuse ».44 D'aprcs 

Suleiman, le roman a these cumule en soi deux tendances provenant dc genres differents : 

44 Suleiman S., Le Roman a these ou I'autorite fictive, Presses Universitaircs dc la France, Paris, 1983, p. 
14. 
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Ic vraisemblablc qui « est un point dc rencontre entre la maticrc dc la fiction ct Ic reel 

historico-culturcl du Icctcur» ct caractcrisc lc roman rcalistc, ct lc didactismc : « un point 

de rencontre cntrc I'intcrprctation dc la fiction ct lc reel du Icctcur» qui caractcrisc 

Fallcgoric dc tout rccit cxcmplairc.45 Ccrtaincs cpoqucs sont plus propiccs au 

dcvcloppcmcnt dc cc genre que d'autres. Lc roman a these «prospcrc dans des contcxtes 

historiques ct nationaux qui connaisscnt des conflits ideologiqucs ct sociaux aigus, ct qui 

ont en plus une tradition d'engagement social ct intcllcctucl parmi ics ecrivains »4&. 

L'epoque pour lc roman dc George Sand nc pourrait ctrc plus propicc; au milieu du sicclc 

des revolutions, la romanciere a lance un appcl a la revolte contrc Peglise catholique qui 

dctcnait un pouvoir prcsque incontcstc, du point dc vue litterairc, depuis dix-ncuf sicclcs. 

Tant Pclcmcnt vraisemblablc que Pclcmcnt didactique sont presents dans I'ouvrage dc 

Sand. La saga d'une famille tourmentee par Pinfluencc du clerge pouvait certainement sc 

derouler a cette epoque, car e'etait bien un lieu commun du XIXB sicclc. D'autrc part le 

didactismc est present tout au long du roman etant donne que Sand ne cache pas au 

lecteur ses opinions anticlcricalcs qu'elle met tantot dans la bouchc d'Emile, tantot dans 

celle du perc dc celui-ci. Finalement lc roman de George Sand a pour but dc montrer la 

verite d'une doctrine religieuse, ainsi que Pindique la definition dc Suleiman. 

Lc pcrsonnage principal dans la piece dc Sand, Moreali, est eclui d'un prctre qui 

veut defendre lc mariage a une jeune fille (Lucie) parce qu'il est secretement amoureux 

d'elle. Moreali rcunit quclqucs caractcristiques qui mettent en doute son integrite et sa 

vocation religieuses. II est italicn, ce qui porte a penser que, venant du pays du Pape, de 

45 . 
Le Roman a these ou 1 'autorite fictive, p. 181. 

46 
Le roman a these ou I'autorite fictive, p. 26. 
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la terrc qui abritc Ic Vatican, il dcvrail ctrc un mandatatrc cxcmplairc dc la doctrine 

catholique. Toutefois le comportement dc Moreali nous scmblc davanlagc rclever du 

macchiavelismo. Imposlcur dans lc foyer du chateau dc Turdy, il vicnt altcrcr lc cours 

normal de la vie d'une famille qu'il avail deja briscc dans lc passe. Moreali mcnt, il se 

cache derricrc un masque, il utilise des ruses pour fairc avanccr son plan a tout prix. II 

veut dctourner Lucie d'un projet de mariagc nc d'un amour authentique, pour qu'elle sc 

consacrc a Dieu, mais au fond il agit ainsi pour des raisons personnel les, car il est 

amourcux d'cllc. L'obstaclc que Moreali pose a ccttc union est la pretendue hcrcsic du 

fiance dc Lucie. Fils d'un philosophc ct d'un librc penseur, Emilc aurait une influence 

negative sur Fame de Lucie en la dctoumant du chemin dc la foi. Moreali devcloppe son 

opinion a ce sujet a la fille ct a sa mere : « L'union prqjetce scrait un scandale, une 

rupture avec votre passe a toutes deux, un outrage a la religion... et que Ics anges 

plcurcraicnt dans lc ciel si un tel peche dc rcvoltc pouvait ctrc commis par vous sur la 

terrc ! » [I veut tout controlcr ct exercc un pouvoir obscur et dominant sur cette fille. 

Moreali utilise des moyens psychologiques pour se fairc obcir: tantot il agit comme une 

victimc, tantot comme un agrcsscur. I! est intriguant ct indiscrct tout en pretendant etre 

Pexecutcur de la volonte dc Dieu. II manipule Lucie ct sa mere en cvcillant en dies un 

sentiment dc culpabilite, en diabolisant Pamour terrcstre et en accusant Lucie d'etre 

ingrate ct perfidc. Moreali a une double identite, son alias etant Fcrvet. Au niveau de la 

sante mentale, il cvolue d'une assurance en soi a un egarement et desespoir qui 

rcsscmblcnt a la folic. Aux ycux des autres, il passe d'abord d'un ctrc influent rcspecte 

pour ctrc ensuite meprisc, ridiculisc ct chassc du chateau dc Turdy. Dans sa piece comme 

dans ses lettres, Sand semble parfois cvoqucr Ic Tartuffc dc Molicrc quand il est question 
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dc Moreali. Dans Facte troisieme dc Mademoiselle La Ouintinie, Emilc et le grand-pere 

dc Lucie sc demandent si Moreali est un Tartuffe ou plutot un fanatiquc. Scion eux, il 

« est le plus dangereux : notrc sicclc nc craint plus Tartuffe, il est demasquc... Mais 

I'homme convaincu qui cxploitc, au nom dc la foi, scs crrcurs ou ses passions, cctui-la 

peut faire et fait beaucoup de mai, cclui-la est vraiment redoutable!»'". II y a 

effectivement une ressemblance entre Ics deux hommcs religieux, ce sont des intrus au 

sein d'une famille : celle d'Orgon dans le cas de Tartuffe et celle dc Lucie, dans lc cas de 

Moreali. La similitude n'est pourtant que superficiclle. Tartuffe, devenu le symbole de 

Phypocrisie religieuse, sc rapprochc d'Orgon pour scduire sa jeune femme, Elmire, ainsi 

que pour prendre possession de tous les biens de eclui-ci qu'il veut faire mettre en prison. 

Le calcul froid dont Tartuffe tcmoigne prouve qu'il planifie sa strategic dc facon a 

dctruire Orgon qui Pa accucilli naivcment chez lui. Tartuffe est pcrfide du debut a la tin 

de la piece ct on nc Ic plaint pas un seul instant. Moreali par contrc est un religieux qui 

tombe amoureux d'une jeune fille sans s'en rendre compte et qui essaie de detruire son 

fiance au nom dc Peglise. Moreali veut defendre a Lucie de sc maricr, seulement il ignore 

que c'est lui-meme qui voudrait Pepouser car sa passion est rcprimce sous une couche de 

devotion. Quand lc moment arrive ou Moreali comprend ses sentiments, il se sent perdu 

et miserable et il confesse son amour a Lucie. Finalement il est blesse au cours d'un duel 

avec le general. Moreali meurt en maudissant Dieu, et le public le plaint comme victime 

des structures religieuses, en raison desquelles un homme etouffc puisqu'il nc pcut 

cxprimer librement scs sentiments et n'a pas le droit dc crcer sa propre famille. 

Mademoiselle La Ouintinie. p. 61. 
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Nous avons a voir ici avec un exemple cl" « apprcnlissagc exemplaire ncgatif», 

qui constiluc un des types d'enseigncment utilises dans lc roman a these avec des buts 

dcmonstralifs. D'apres Suleiman, Ic prolagonistc ncgatif «cst dcsignc comme objct 

inauthcnliquc, degrade », son histoire, « avertir lc lecteur de ce qu'il nc faut pas fairc ou 

dc cc qu'il ne faut pas etre »48. L'abbc rcunit tous les defauts que Pecrivainc sc propose 

dc dcnoncer dans son ouvrage : par moycn dc la confession il corrompl la puretc dc Fame 

d'une jeune fille (Blanche, la mere de Lucie) qui tombe amoureuse de lui ct qui devient 

malhettreuse dans son mariagc, ensuite en etant directeur dc conscience dc la fille de 

cclle-ci (Lucie) il tombe, a son tour, amoureux ; puis il veut empecher le manage de 

Lucie et pour cc faire se sert de la terreur, du chantage ct de moyens malhonnetcs. 

Lorsqu'il est demasque, Moreali confesse scs sentiments ct lutte pour la main de Lucie, il 

est blcsse et il meurt en abominant Dieu et Peglise. Suleiman affirme: «[0]n peut 

envisage!*, au moins theoriquement, une « conversion » du prolagonistc manifestec par sa 

decouvertc soudainc de la « bonne doctrine ». Tout apprentissage exemplaire negatif a au 

moins potcnticllemenl la possibilite d'etre suivi d'un apprentissage exemplaire positif, ne 

scrait-ce qu'/'/r extremis. Sur le plan concret, cependant, la conversion in extremis n'est 

plcinement realisable que dans Ic roman a these catholique »49. La foi dc Moreali, son 

ideologic rigide sont brisccs au moment ou ses emotions intcrvienncnt. D'une devotion 

rcligieuse il passe a la negation du catholicisme, ce qui demontre un changement dc 

Le Roman a these ott I'autorite fictive, p. 107. 

Le Roman a these on I'autorite fictive, p. 109-10. 
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position in extremis. 11 «rcconnait, avant dc mourir, la nullilc dc sa vic» ct on pourrait 

voir « dans ccttc prise dc conscience une conversion dc la dcrnicrc hcurc »' . 

5.4 Charles Edmond : critique, co-siutciir, administrateur et defcnseur dc la piece dc 

George Sand Mademoiselle La Quintinie 

George Sand a echangc des lettres a propos dc Padaptation theatrale dc Mademoiselle La 

Quintinie avec scs amis ; elle y a fait aussi reference dans son Agenda ct dans d'autres 

matcriaux autobiographiqucs. Nous pouvons egalcmcnt trouvcr des informations au sujet 

dc ccttc piece dans Ics rccils dc scs contemporains ct dans Ics etudes cxistantcs. Nous 

n'allons pas ici nous pcnchcr sur toutcs ces sources. Nous nous proposons dc rcconstruirc 

Pechangc epistoiaire cntrc Pecrivainc francaise ct l'auteur polonais, Charles Edmond, 

afin dc demontrer la contribution dc cc dernier dans la creation dc la piece Mademoiselle 

La Ouintinie . 

II scmblc que la premiere remarque sur la piece Mademoiselle La Ouintinie dans 

la correspondance dc George Sand ait etc adrcsscc a Pactcur Francis Berton, lc 21 fcvricr 

1871 (GSXXII: 313): «Mademoiselle La Quintinie est tout prctc. La piece est en 

portcfcuillc, ct quand Ics choscs scront dccidccs, tu viendras avec Pierre [lc ills dc cclui-

ci, actcur aussi] pour que nous la lisions ct la jugions ensemble. En attendant n'en parlez 

a personne. » D'apres ccttc lettre, nous voyons bien que l'auteur considcrait que sa piece 

etait finic ct c'est au cours dc Panncc suivantc qu'elle aurait apportc plcin dc 

modifications a ccllc-ci. George Sand avail jusqu'a present travaillc toutc sculc a. la piece 

Le Roman a these ou I 'autorite fictive, p. 110. 

51 Nous nous scrvirons pour cc fairc des matcriaux d'archivc que nous avons examines a la Bibliotheque 
Historique dc la Villc dc Paris. Les signatures sur chacunc des Icltrcs de Charles Edmond ont etc etablics 
par les archivistcs dc la bibliotheque sous le Fonds George Sand. 
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tircc du roman cponymc ct attcndait Ic moment pour que « les choscs |soicnf| dccidccs ». 

Quelles choscs ? Nous pouvons supposcr, a partir du contctui dc toutc la lettre, que 

Pecrivainc attcndait la disponibilitc du theatre L'Odeon pour representer son ojuvre sur 

scene. La question dc la direction de cc theatre n'ctait pas complctcmcnt rcsoiue. Cc 

scrait en mars 1872 que George Sand aurait appris par Charles Edmond que Charles-

Marie de Chilly serait a la tete de L 'Odeon52 et que Felix Duquesnel en serait le dircctcur 

associc53. 

Inaugurc en 1782, L'Odeon fut dcsignc par lc roi Louis XV1I1 Second Theatre 

Francais, apres la Comcdic Francaise. Cinq pieces de George Sand y ont etc jouccs, 

parmi Icsquelles Mauprat (1853) et Le Marquis de Villcmer (1864) ont connu un 

immense succes (les autres etaient: Francois le Champi [ 1849], Maitre Favilla [ 1855] ct 

L 'Autre [1870]). Charles Edmond y a fait representer trois pieces : La Florentine (1855), 

La Baronne (1871) ct L 'A'ieule (1873). 

Le I mars 1872, Charles Edmond adrcssc une lettre a I'ecrivaine (G3692) dans 

laquelle il Pcncouragc a terminer Mademoiselle La Ouintinie ct a faire quclqucs 

modifications qui etoigncraient la nouvclle version dc sa variante romanesque : 

Une excellcnte rcponse serait dc lennincr votre piece [Mademoiselle La Quintinie\. L'Odeon y 
compte d'une facon absolue. A moi aussi, cllc ne fait que mc trotter par la tete. Lc premier acte est 
adorable, mais plus je reflechis aux autres, plus je crois qu'il serait bon dc degager le pcrsonnage 
principal des attaches officielles du clericalisme. Pretrc dans Fame; iaiquc bien net pour le reste. 
La fusion des deux personnages du pcrc ct du fils serait cgalemcnt chose excellcnte. L'action 
animerait lc raisonnement. Le role de la jcunc fille corse et etendu. Mais ce qui est inappreciable, 
c'est lc caractere general de la piece qui rcpond a mcrvcillc aux aspirations du moment. La 
question trcs brtilantc soulevee et cela par un esprit dc voire elevation ct un arbitre a la fois. Fairc 
eclte piece est en i;e moment pour vous un devoir social, patriotique, un devoir sacrc. 

52 Lettre de Charles Edmond du 14 mars 1S72 (G3696). 

53 Lettre de Charles Edmond du 26 juin 1872 (G3703). 
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Nous pouvons dcduirc dc eel ex trait que George Sand a lu ou envoye son manuscrit a 

Charles Edmond ct qu'ils en ont deja discutc. Etant donne que Ics Icltrcs attestant Penvoi 

dc la piece par la romanciere au joumaliste polonais nc nous sont pas parvenucs" , nous 

croyons que la lecture cl la discussion dc ccllc-ci aurait bien pu sc passer pendant une 

rencontre des deux auteurs qui aurait cu lieu en 1871 ou avant mars 1872. Edmond 

encourage vivement son amie a linir la piece. Critique litterairc ct dircctcur dc fcuilleton, 

il est lui-meme ecrivain a bien comprendre que cet ouvrage sera important pour les 

contemporains ainsi que pour la prospcritc. Il nc vcul pas qu'un drame dc ccl cssor restc 

dans un tiroir. En saisissant lc gcnic dc la romanciere, Charles Edmond lutte pour qu'elle 

poursuivc son projet d'une ocuvrc engagee, bien qu'il soit dangcrcux. Lc 2 mars 1872 

Sand ecrit a Charles Edmond pour la premiere fois sur la piece en question (GSXXII: 

752): «Je vais relirc La Ouintinie, voir si jc m'y intcrcssc encore assez pour m'y 

rcmcttrc ct tachcr dc mc rappctcr vos conscils ». Sa longuc amitic avec la romanciere 

ainsi que sa position dc dircctcur du Conscil d'administration dc Pinfiucnt journal, Le 

Temps, lui assurant dc trcs proches rapports profcssionncls avec George Sand donnaient 

aux opinions dc P ecrivain polonais un poids assez considerable. II nc ccsse d'insistcr a 

propos dc Mademoiselle La Ouintinie ct lc 7 mars, sc trouve encore a fairc campagne 

pour convaincrc la dame dc Nohant dc continucr a ccrirc son drame (G3693) : « J'espcrc 

en outre que vous vous rcmcttrcz vigourcuscment a Mile La Ouintinie. Tous Ics gcrmes 

d'un grand succes s'y trouvent. Le moment d'aillcurs sera singuHeremcnt propicc ». Le 

14 mars, il fait des suggestions trcs precises en cc qui conccrnc lc pcrsonnagc principal de 

la piece, Moreali (G3696): 

"' Tcllcs lettres ii'ont jamais etc publiecs dans la Correspondance. 
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Je continue toujours a penser a La Quintinie. Poser tres nettement si faire se peut, des la premiere 
scene, la situation du principal pcrsonnagc. Un pretre avant les ordrcs. Done pouvant librcment 
disposer de sii personne. Jesuite dc robe courte, mais profondement convaincu. Professeur dc 
theologie dans un pensionnat. Excusez-moi de m'immiscer si profondement dans vos travaux 
mais j'ai si grand' envic de vous voir arriver avec une oeuvre. Elant dc vous, elle sera bonne. Je nc 
m'cxplique pas la raison de vos hesitations parce que vous n'avez qu'a vouloir. 

Charles Edmond admire Pattaque ouverte que fait George Sand de certains 

aspects de la doctrine catholique qu'elle considere absurdes et negatifs. Elle questionne la 

raison d'etre de Pinstitution catholique en tant que mediatrice entre I'homme et Dieu. Les 

deux fautes majeures de la pratique catholique qu'elle denonce dans son ouvrage sont 

Pexistence de Penfer et la raison d'etre du sacrement de la confession. D'apres 

I'ecrivaine ce sont des moyens de manipulation et de terrorisme spirituel dont Peglise se 

sert pour maintenir et pour renforcer son pouvoir. La romanciere qui a exprime ses 

intentions en ecrivant Mademoiselle La Quintinie (roman), declare a Francois Buloz, le 

directeur de la Revue des Deux mondes, dans une lettre du 2 novembre 1862 (GSXVIl: 

273): « On dira done que je demolis la confession. Oui, je la demolis tant que je peux et 

avec elle la dangereuse ambition d'influence du clerge, Phypocrisie du siecle etc etc. - Je 

ne touche pas a l'evangile, mais je nie que les canons de l'eglise soicnt articles de foi. ». 

Lorsque son roman etait sur le point d'etre publie a la Revue des Deux mondes, Sand a 

reaffirme encore plus fortement ses convictions aupres de Buloz qui lui a demande 

d'adoucir un peu le ton radical de son ceuvre. Courageuse, Sand a proteste : elle se tenait 

prete a sacrifier jusqu'a sa propre liberte plutot que de reculer dans ses convictions 

(GSXVIl : 449-50) : 

Ne comptez pas que je pourrai adoucir ou cluder Ic fonds des choses. Le livre est fait contre le 
confessionnal. C'est le point de depart et la conclusion. (...) - Cc qu'il y aura, je crois, de plus 
grave, c'est de toucher au dogme de Penfer. Mais la, il faudra bien que le gouvemement prenne la 
defense de Satan ou qu'il nous laisse dire que Satan n'existe pas. (...) Quant a la prison, s'il y a 
prison, il m'est absolument indifferent d'y aller. Je ne m'ennuie nulle part. 
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La romanciere est rcstcc attachec a scs convictions sans craindre les injures et les insultes 

qui pouvaient rctomber sur elle, parce qu'elle a achctc ses croyances « au prix de 

souffrances interieures qui [lui] donncnt le droit dc tcnir a cc qu'felle] tient » . En meme 

temps, Sand s'est exprimee d'une position ou « la sincerite et Pabsence de haine » Pont 

dominee, elle n'a pas ete enragee contre les realites qu'elle denoncait, seulement elle a 

cru devoir engager sa plume dans 1'affaire. 

Bien que le Polonais juge que le moment est propice pour exprimer des opinions 

anticlericales, il se rend compte qu'il faut en meme temps etre precautionneux en le 

faisant. II conseille a la romanciere de lai'ciser Moreali pour protegcr Poeuvre d'attaques 

de la part des religieux ainsi que du rejet par la censure. Un demi mois plus tard, George 

Sand prendra la decision non seulement de reprendre la redaction de la piece mais de 

transformer Fidentite du personnage principal conformement aux conseils de Charles 

Edmond. Voici Pavis qu'elle exprime le 10 avril 1872 au directeur du theatre L 'Odeon, 

Felix Duquesnel (GSXXIII: 20): «Chfarles] Ed[mond] a ete content de la piece 

Seulement il a ouvert un avis que je trouve bon et qui ecarterait tout danger. Ce serait, 

non seulement que le principal personnage ne fut plus pretre (c'est ainsi que je Pavais 

presente), mais qu'il ne Pcut jamais ete. Ceci demandait reflexion. Je me suis rendue a 

son avis parce que la piece deviendrait ainsi possible en toute circonstance. »Nous savons 

que la romanciere a en fait suivi les conseils de Charles Edmond tres precisement: elle a 

transforme le personnage dc Moreali exactement comme le joumaliste le suggerait. Dans 

Lettre a Francois Buloz du 17 fevrier 1863: GSXVIl: 462. 

Lettre a Francois Buloz du 31 Janvier 1863: GSXVIl: 414. 
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la piece Fcrvct-Moreali est un jesuitc de robe courte et il est directeur dc conscience au 

couvent parisicn ou Lucie fait scs etudes. 

L'ecrivaine incline pour la solution offerte par Edmond en croyant que cela 

permettrait la representation de la piece en toutes circonstances. Evidemment George 

Sand sous-cstime Pimpact qu'avait eu quelques annees auparavant la parution dc son 

roman Mademoiselle La Quintinie dont elle tirait sa piece maintenant. C'est a la suite de 

la publication de cet ouvrage que le Vatican avait mis toute Poeuvre litteraire de Sand a 

VIndex. Les opinions dans la presse francaise avaient ete, elles aussi, controversees et 

Panticlericalisme de l'auteur, ouvertement critique par les intellectuels procatholiques. 

Uniquement une decennie s'ctait ecoulee apres ces evenements mais cela etait encore 

reste frais dans la memoire du public. Est-ce possible que la romanciere ait cru que, si 

elle enlevait la soutane au personnage principal pour en faire un lai'que, le gouvemement 

ne se rendrait pas compte du message anticlerical de la piece ? La piece et le roman 

etaient inseparables, ils avaient en commun non seulement le titre, les personnages et a 

peu pres la meme histoire, lis comprenaient tous deux un message engage et militant 

contre le clerge. II est aussi curieux que Charles Edmond, un dramaturge d'experience, ait 

cm que cette singuliere mesure suffirait pour proteger la piece de la censure. Le 5 juin, 

Sand fait la lecture de la piece Mademoiselle La Quintinie qui plait beaucoup aux 

directeurs de L 'Odeon Chilly et Duquesnel.57 Nonobstant I'ecrivaine continue a travailler 

sur la piece, elle la reprend le 11 juillet «pour y mettre une scene qu'[elle] croit 

necessaire au dernier acte »^. Le 27 aout, d'apres une lettre a Charles Edmond 

57 Citation d'apres la lettre a Maurice Dudevant-Sand du 6 juin 1872 (GSXXIII: 110). 

58Citation d'apres la lettre a Charles Edmond du 12 juillet 1872 (GSXXIII: 159). 
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(GSXXIII: 197), elle est toujours occupee a corriger son ceuvre : «J'ai encore quelques 

lignes a refaire dans Mile La Quintinie, cc sera fait domain, et jc vous attcndrai lc jour 

que vous voudrez avec Duquesnel ». On pcut deduire de ccttc remarque que la 

romanciere attendait Charles Edmond et le directeur du theatre L'Odeon, Felix 

Duquesnel, dans son chateau de Nohant ou ils iraient chercher le manuscrit59 et ils 

fixeraient les details relatifs a la representation. Le 3 septembre, Charles Edmond 

annonce leur visite (G3713) pour le 12 de ce mois et exprime le desir que Pacteur Francis 

Berton, selectionne pour jouer le personnage principal de la piece (Moreali), soit aussi 

present a Nohant lors de cette rencontre. Le comedien Charles-Francois Montan-Berton 

dit Francisque etait un acteur celebre des theatres du Gymnase et de I'Odeon. Dans la 

meme lettre, le joumaliste polonais informe I'ecrivaine sur le cas du pere Hyacinthe: un 

pretre populaire a Paris vient de tomber amoureux d'une veuve et il a decide de se marier 

tout en gardant sa foi et en celebrant la messe60 ; Charles Edmond considere que «tout 

cela est tres bon pour la piece ». Le 17 septembre, il est deja de retour chez lui, a 

Bellevue (G3714), done la visite a Nohant a du se passer tel que prevu. Dans une lettre a 

Charles Edmond datee du 18 septembre (GSXXIII: 225-26), la romanciere recueille ses 

impressions sur la visite des deux hommes; elle est contente que le directeur Duquesnel 

« ne prit la piece a contre-cceur » pour lui etre agreable et elle veut que L 'Odeon decide si 

la piece est realisable car « on ne peut rien prejuger du succes », seulement elle se 

demande s'il « faut tenter l'epreuve ». Elle se compromet a envoycr le manuscrit le 

lendemain pour que tout soit pret pour la lecture de la piece par Pacteur Pierre Berton 

59 Lettres de Charles Edmond du 26 juin et du 29 juin 1872 (G3703 et G3705). 

fl° Ce fait divers de Pepoque a commotionne I'opinion publique en France. 
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(fils de Francis Berton). En ce qui concerne la distribution des roles, Sand approuve le 

choix de Mile Duvcrgcr (artiste qui ayant debute au Palais-Royal est passce au Theatre 

de la Gaite ou elle jouait avec succcs dans des melodrames) qu'avait suggere Charles 

Edmond et elle insiste que Pacteur Clcrh (comedien de I'Odeon et de la Comedie 

Franqaise) joue le role du grand-pere. Le 21 septembre (G3715), Charles Edmond accuse 

reception de Mademoiselle La Quintinie qu'il amene chez un copiste (Leduc) parce que 

I'ecrivaine n'en avait qu'un seul exemplaire. L'ecrivain polonais prend la responsabilite 

de veiller a tous les details relatifs a la piece, il tient a ce que rien ne se fasse sans le 

consentement de l'auteur, qu'il rassure : «les choses se passeront comme si vous etiez a 

Paris ». II entreticnt une conversation avec Pactcur Francis Berton au sujet de son role 

dans la piece, Pacteur avait deja d'autres engagements (il allait jouer dans Les Deux 

Reines du critique ct auteur dramatique parisien Ernest Lcgouve) mais le Polonais est 

parvenu a le persuader de jouer dans la piece de George Sand. Le 4 octobre Charles 

Edmond ecrit une tres longue lettre (G3718) a la romanciere dans laquelle il apporte son 

opinion ainsi que celle de Pacteur Pierre Berton sur la piece Mademoiselle La Quintinie. 

Pierre-Francois-Samuel Montan-Berton etait un artiste et acteur de vaudeville renomme. 

En 1867, il avait joue dans la reprise des Beaux Messieurs du Bois Dore de Sand et en 

1871 dans La Baronne de Charles Edmond. II etait associe au theatre du Gymnase et de 

I'Odeon et finalement il est entre comme pensionnaire a la Comedie Francaise. Les deux 

hommes ont eu une reunion chez le Polonais pendant laquelle ils ont lu entierement la 

piece et Pont « analysee acte par acte, scene par scene, phrase par phrase en bataillant 

ferme » '. C'est le fruit de ces observations qu'Edmond resume dans sa lettre comptant 

61 Toutes les citations qui suivent, en incluant celle-ci, sont tirees de la longue lettre de Charles Edmonda 
George Sand du 4 octobre 1872 (G3718). 
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dix pages. Nous ne pouvons pas rcproduirc ici toutc ccttc missive a cause dc sa longueur, 

mais nous retiendrons toutefois quelques citations importantes. 

Dans le premier acte, alors que Charles Edmond trouve que P invocation a la 

vicrge de Moreali estparfaite, Berton la considere insuffisante car il pense que le public 

pourrait ne voir qu'un amoureux la ou il y a un mystique. Les deux hommes considerent 

que la phrase du personnage principal Moreali: « Oh Lucie ! Quand je reviens fibre, 

riche et puissant, pour t'offrir ma main, mon cocur, ma foi... » fait decouvrir trop tot au 

spectateur ses intentions : « Vous voyez vous-meme la nuance portant prejudice au 

developpement du caractere. Moreali amoureux (...) et voulant coucher avec Lucie. Des 

lors, tout ce qu'il fera, sera double de cette arriere-pensee d'egoi'sme, quoique l'on fasse, 

materiel, puisque le mariage est en bout ». Dans le deuxiemc acte, Edmond et Berton 

conseillent l'auteur d'adoucir encore le personnage de Moreali en substituant a son 

explosion de rage contre la mere de Lucie (qui met un obstacle entre lui et sa fille) 

« Pexplosion ardente et douloureuse d'un sentiment chretien qui s'indigne a I'idee de 

voir ses plus chastes pensees, ainsi denaturees ». Si I'ecrivaine est d'accord pour faire ce 

changement, alors «toute la fin de la scene avec Madame LaO. [sic] acquiert une autorite 

terrible, autorite permise a un mystique, mais deplacee dans la bouche d'un homme 

materiellement epris ». Pour temperer Moreali, il faudrait aussi qu'il fut « plus onctueux, 

plus enguiriandant» dans le commencement de la scene avec Madame La Quintinie pour 

que le public comprenne comment elle a pu Paimer dans le temps. Pour le troisieme acte, 

les deux hommes de theatre proposent un nouvel incident pendant la scene entre Lucie et 

Moreali dans laquelle lc religieux exige trois promesses de la jeune fille : se cloitrer dans 

le couvent ou se trouve la mere, recevoir les visites du jesuite tous Ics jours et obliger 
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Emile a respecter Ics pratiques religieuscs de Lucie sans les questionner. Dans le 

quatrieme acte Lucie qui est retombec sous Pinllucnce du religieux, «s'apercoil soudain 

que le gaillard en veut a sa peau et nullemcnt a son salut. Cela la degrise net. Elle 

demasquc Moreali et lc repousse ». Pour Facte cinquicmc, Edmond ct Berton proposcnt 

que Lucie ecrive une lettre a sa mere dans laquelle elle lui declare sa volonle « de passer 

quelques jours en retraite, avant dc formuler une solution definitive. Cette lettre exaspere 

la mere qui voit que Moreali est en train de perdre la fille comme il a deja perdu la mere. 

(...) Elle va quitter par consequent Chambery et accourir au chateau dc Turdy. Voila le 

retour de Madame LaQ. puissamment motive. C'est ce qu'il faut a tout prix ». Pour sa 

part, Moreali doit voler une lettre qu'avait ecrite Madame La Quintinie et qui portait des 

accusations sur sa personne. Les corrections proposees par les deux hommes serviraient, 

d'apres eux, « a que tout devient d'une logique serree et d'un effet puissant. Moreali 

homme honnete, sympathique tombe magistralement victime des idees mystiques et des 

precedes clericaux » . 

Madame La Quintinie passe par diffcrentes ctapes tout au long de la piece. En 

general, elle est montree sous une lumiere favorable. On comprend tout de suite qu'elle 

n'est pas entree au couvent en raison d'un mepris du monde cxtericur et d'un fanatisme 

aveugle mais a cause d'un trouble personnel majeur. Aux yeux de la societc pourtant elle 

est «une mere alienee par suite d'une devotion excessive))03. On voit par la suite 

comment elle se rend compte qu'elle a ete victime de la manipulation d'un homme qui 

n'a pas merite ni repondu a ses sentiments sinceres et devoues. Elle decide de secouer sa 

62 Toutes Ics citations precedentcs sont tirccs dc la longue lettre de Charles Edmond du 4 octobre 1872 
(G3718). 

Mademoiselle La Quintinie, p. 13. 
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fille dans une situation qui a Pair dc se rcpcter et elle veut lutter pour le bonheur de Lucie 

ainsi que revenir aupres de son mari. Son personnage se transformc posilivcmcnt: 

d'abord elic est assujettic, cllc est l'objct des manoeuvres d'un scmi-prctrc qui vcul 

prendre possession dc son ame ct qui lui a vole le bonheur ct lc calmc. A la fin cllc 

devient Parchitcctc de son propre dcstin, cllc prend des decisions qui ont pour but de 

reglcr lc passe ct d'assurcr un avenir meilleur a toute sa famille. Elle arrive a se libcrer dc 

I'influcncc ncfaste de Moreali, elle verbalise toutcs Ics fautcs qu'elle lui attribuc dans une 

catharsis qui est une prcuvc dc courage ct de luciditc d'esprit. Elle chassc ainsi eclui qui a 

ete a Porigine dc tous ses malheurs. 

Nous nc connaissons pas la premiere version dc la piece proposcc par George 

Sand mais nous pouvons conclurc qu'elle a utilise presque tous les conseils de Charles 

Edmond et de Pierre Berton en nous appuyant sur la version finale de Poeuvre. 11 nous est 

impossible dc determiner les conseils particulicrs dc chacun, ni dc savoir dans quelle 

mesurc chaque auteur a contribuc a cornger Fceuvrc. Nous pouvons pourtant constater 

que Pinitiative venait de Charles Edmond : c'est chez lui qu'a eu lieu la conference, c'est 

lui qui a invite Pierre Berton pour mieux pouvoir analyser la piece de Sand a deux tctcs, 

c'est lui enfin qui a envoyc a la romanciere un rapport dctaillc des conclusions tirees de 

cette rencontre. L'ccrivaine a su apprecier les conseils sincercs et desintcresses de ses 

deux amis. Elle ecrira aussitot a Charles Edmond le 5 octobre (GSXXIII: 246) pour le 

rcmcrcicr. Elle est contentc que lc joumaliste polonais ait appuyc sa premiere version 

dans laquelle Moreali ignorait qu'il aimait Lucie ct qui a etc rcjctcc par Ics directeurs de 

L 'Odeon. Elle accepte Ics changements proposes par Edmond pour Ics actcs I a IV mais 

elle refute les observations qu'il a faites pour Facte cinquicme. 
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Comme la premiere version de la piece Pindiquait, lc personnage Ic plus ncfaste 

est lc representant des abus de Peglise catholique, Moreali. D'aulrc part, on a la famille 

Lcmonticr : Ic pere qui, a la suite cPetudes thcologiques ct philosophiques appro fond ics, 

s'est dctache des doctrines du Vatican ct qui pratique une religion fibre. Son tils, Emilc, 

veut cpouser Lucic La Quintinie, mais a la condition que la fille abandonnc quelques 

pratiques catholiques tcllcs que la confession. La famille Turdy-Quintinic rcprcsente dans 

la piece lc champ d'influence dc Peglise. Ccttc institution a brise deux generations dans 

ccttc famille ct Ics a cmpcchcs d'etre hcurcuscs. Maintenant une troisieme generation 

dont Lucic csl la rcprcscntantc, risque dc voir s'echapper la possibilite d'une vie 

heureuse. L'opinion d'Emilc sur Moreali: « c'est un cnnemi dc mon bonheur »f'\ expose 

la question centrale dc la piece. Effcctivemcnt, comme le religieux represente la position 

et les vues dc l'eglise, c'est Peglise mcmc qui est un obstacle au bonheur familial. 

Le 6 octobre (GSXXIII : 250), Sand in forme Edmond qu'elle s'est decidee a 

laisser la priere dc Moreali au premier acte telle qu'elle est, « il la faut courte car elle est 

elite a genoux et vague parce qu'elle est ccoutce par Emilc ». L'ecrivainc suit done lc 

conscil du joumaliste polonais ct cllc fait peu dc cas dc la remarque dc Pierre Berton qui 

trouvait Pinvocation insuffisante. Le 7 octobre (G37I9), Charles Edmond informe 

Pecrivainc que le dircctcur « Duquesnel est enchantc dc toutcs les modifications qu'[elle] 

apporte a Mile LaQ. », il accepte aussi que Sand revienne a sa premiere version du 

personnage principal. Lc 9 octobre (GSXXIII: 251-52), Sand exprime des reserves sur 

Farrangcment du cinquicme acte, cllc interpose des objections aux rcmarqucs faites par 

Edmond et Berton que la presence dc Lucie y etait genantc. La romanciere s'inquiete : Si 
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Lucie disparait du cinquicme acte, « cllc n'y a plus rien a fairc, ct la piece nc doit plus 

s'appclcr Mile La Ouintinie ». L'auteur demande « pourquoi oter le devoucment dc ccttc 

fille pour sa mere, la lutte contrc ic pere irritc, la confession qui est une justification dc la 

mere devant sa fille ct devant son futur gendre ? » Moreali nc doit pas non plus volcr la 

lettre dc la mere car cela avilirait sa personne. Les lettres des deux amis se croiscnt car le 

9 octobre Charles Edmond ecrit une longue missive (G3720) a George Sand en faisant dc 

nouvelles observations sur la piece. II est enchante du dcvcloppcmcnt du personnage dc 

Moreali. 11 fclicitc Sand d'avoir crcc un type qui jusquc la « n'avait jamais etc mis au 

theatre, qui rcstera comme specimen dans la tradition ct dans la conscience du public ». 

George Sand rcussit a former un personnage original qui, tout en etant dans 

PciTcur, n'est pas haissablc, mais il inspire plutot la pitic. Dans son ouvrage, George 

Sand face aux Eglises, Bernard Hamon montrc comment Pecrivainc rcussit a construire 

Mademoiselle La Ouintinie dc facon a mettre en question certains abus dc Peglise sans 

fairc doutcr de Pexistence dc Dieu : 

Un tel scenario [celui de Mademoiselle La Quintinie] dcvcloppe avec beaucoup de force et de 
conviction est tout entier tourne vers la denonciation du pouvoir conicre par I'Eglise a ses 
rcprescntants par la puissance du sacrement de la confession. La faculte dc pardonner ou non des actcs 
designes comme peches, veniels ou mortels, passibles dans ce dernier cas des pcincs cternelles, donne 
a I'homme qui en est investi un empire polemic! exorbitant sur scs penitents, car s'il pcut jugcr au plan 
thcologiquc, cc que pretend I'Eglise, sa decision peut ctrc dictec par des motifs beaucoup moins 
avouablcs.65 

La situation provoquce par lc sacrement obligatoire dc la confession n'est ct nc pourra 

jamais etre salutaire. D'un cote, on a le pretre qui parte au nom dc Dieu et qui done ne 

peut pas sc tromper; il a la faculte dc jugcr Ics actions de la femme ct dc lui donner des 

conseils sur son mariagc, il ccoute Ics secrets d'alcove dans une inlimitc perverse sans 

65 Hamon B., George Sand face aux Eglises. L'Harmattan, Paris, 2005, p. 193. 
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jamais pouvoir parlagcr avec aucunc femme une proximitc physique rccllc, done il nc 

pcut alimenter son imagination que par des details entendus au confcssionnal. A cause dc 

sa saintcte, son infaillibilitc, son autorite ct sa faculte de sauvcr ou damncr Panic des 

fidclcs, lc pretre, comme Ic suggcrc 11 anion, rcsscmblc au Christ. Pour lui, la penitcnte 

rcprcsente la femme idcalc car cllc est intouchablc, faible ct delicate dans sa susccptibilitc 

ct dans son rcpcnlir. Dans Ic monde symboliquc chrcticn ccttc penitcnte est la vicrge. Lc 

prclrc pcut devcloppcr une adoration ct une obsession pour ccttc vicrge incamcc ct 

dcsccnduc du ciel dans Pcspacc rcduit du confcssionnal ou cllc lui ouvrc son cceur dans 

un tctc-a-tctc intimc. Lucic sc conlcssc a Moreali non pas pcrsonnellcment mais par lc 

moycn epistoiaire, pourtant la confusion est evidente dans Panic de cc dernier lorsqu'il 

pric dans la chapellc : « Douce vicrge du ciel ! Rccois pour cllc ces nobles flcurs, images 

dc ta puretc ct de la sienne ! Mon ame vous rcunit dans Pamour ideal ! » \ 

Car il ne faut pas confondrc adoration divine ct amour humain et c'est la, precisement. pcnse-t-cllc 
[George Sand], dans cctle assimilation, encouragee par I'Eglise, d'une situation humainc a une 
situation divine que Ic jcu devient dangcrcux, car Passimilation du Christ a un homme, au pretre son 
soi-disant representant sur tcrre, ne peut que conduire la femme a Physterie. (...) Symctriquement 
d'aillcurs, pour cet hommc-pretre, forcemeat insatisfait par une continence souvent douloureuscment 
subic, Pimage dc la vicrge (...) ct la presence si prochc dc la femme nc pouvait, pour la romanciere, 
qu'ajouter encore a son dcsequilibrc qui ne faisait qu'envenimer une frustration reciproque.' 

Hamon parte ici dc frustration reciproque mais l'ctat que nous rcconnaissons en Lucic sc 

situc quclqucs dcgrcs plus haul dans Pechelle des sentiments humains. Lucic cprouvc dc 

la furcur envers les procedtis pcrlidcs dc Moreali. 

Mais ce que la romanciere chcrche a dcnoncer, (...). reste bien la situation equivoque et dangereuse. 
cngendrcc par la rencontre frcqucnte, ct a huit clos, d'un homme, cclibalaire, chaste par obligation 
rcgulicrc - mais toutc regie pcut avoir scs amenagements cl scs violations, plus ou moins totcrces — 
avec une femme qui doit, sous peine dc demeurcr dans Petat de peche, lui livrer Ics secrets de sa vie 
intimc dans une promiscuitc qui nc pcut que favoriscr le trouble dans I'esprit de chacun des acteurs. 
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(...). Tout, dims la pratique rcligieuse est propre a augmenler Pinllucncc du prctic sur Ics sens dc lc 
fcmine, la solcnnile du prcchc, Papparal des offices, jusqu'aux representations du Christ, sont propiccs 
a la conduire aux « effusions d'une eloquence cxalteo ct d'un mysticismc volupttieux »." 

II faut notcr que la mechancctc dc Moreali n'est pas cnticrcment sa fautc. Les 

circonstances dans Icsquelles il sc trouve nc lui laisscnt pas de sortie dignc dc ccttc 

situation. Nous devons notcr que cc personnage est avant tout une victimc, lui aussi, de 

Papparcil religieux de son temps. Vu sous cet angle indulgent, il devient avant tout un 

ctrc pathctique. 

Charles Edmond saisit trcs bien le caractere du hcros dc la piece dc Sand a 

laquelle il prcvoit un grand succcs au theatre. 11 insistc ccpcndant pour que Prjcuvrc soit la 

plus parfaitc possible du point dc vue dramatique. Edmond fait lc rccit d'une dcuxicmc 

rencontre avec Pierre Berton qu'ils ont consacrce en entier au cinquicme acte dc la piece. 

Etant donne P importance dc ccttc lettre ct aussi I "influence des remarques qui y sont 

faitcs sur la version finale de la piece, nous jugeons ncccssairc de la citcr prcsqu'en 

entier. 

(...) rclalivcment a Moreali. Lucie doit croire qu'il est cottpable d'avoir exercc sur sa mere une 
influence fatale grace a laquelle ccllc-ci s'ctait mis en tele d'abandonner lc General ct d'entrer 
dans un couvent. Rien au dela. En aucun cas, Lucie ne doil un instant soupconner sa mere d'avoir 
aime Moreali. Tout ce cote du drame doit roster lettre close pour la jeune fille. Elle en est plus 
pure ct la piece n'y perd qu'un grand clanger ct une situation scabrcusc ct inutile. D'autant plus 
dangereuse ct inutile qu'aprcs tout. Mme LaQ. n'a a sc rcprochcr que des torts d'imagination, des 
torts platoniques. Done, toutcs les paroles soupconneuses dc Lucic a 1'egard de sa mere, devraient 
disparaitrc dans la T L scene entre Lucie, Emilc ct Georges, paroles tel les que : « Jc veux tout 
savoir. repetez-moi scs paroles ». — « Esl-cc tout ? » »Est-ce que dans lout cela, il y avait un motif 
suffisant ? » — Lc rccit du duel, ainsi que toule la scene, gagneraient a etre un peu plus rcsserres. 
un peu plus rapides. 

Scene 3C. C'est dans cette scene que le General, nionte a un diapason fievreux, delirant presque de 
rage, dott bricvement cxpliqucr a Lucie en quoi sa mere avait commis une faule. Subissant 
Pinfluencc de Moreali. cite a abandonnc son pore, son mari, son enfant. Que Lucie soit convaincuc 
a jamais qu'en dehors dc cc fait moral, il n'y a jamais cu rien entre sa mere et Morcalt. La mere 
sera ainsi disculpce devant sa fille et devant lc public, justcment par celui qui reclame tous Ics 
droits de Paccuscr ct qui nc sc gencrait pas dans Petal ou il sc (rouvc d'allcr jusqu'au fond de sa 
pensec. La lettre dc Mme LaQ. est la prcuvc de cette folic infeodation a I'esprit, a Pinfluencc de 
Moreali, mais rien de plus. Elle pcut aux yeux du General suffire pour faire inlcrdire sa femmc. 
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elle pcut amcucr un scandale, deplorable dans une certaine mcsurc pour la famille, mais apres tout, 
cllc ne deshonore pas dans Ic sens strict du mot, Mine La Quintinie. A partir dc cc moment, Ic 
scenario que nous prcnons la liberie de vous proposer s'engage dans une voie differentc dc celle 
que suit lc tcxtc. Le voici: Lc General dans une crisc dc foi emportement, jcttc Lucie par terrc. II 
la bouscLilc. La vue de la jeune fille maltraitcc, prcsque cvanouic, ramene le General a la raison ; 
cllc reveille en lui le pore. 11 ramasse Lucic. il sc confond en excuses, il pleurc sur elle, il lui dit 
qu'elle epouscnt Emilc, que la chose est irrovoeublemeiit decidec, ct il sc laissc rumencr par cllc. 
Voila pour lc public lc denouement des destinecs dc Lucic. La scene d'Emilc ct dc Georges, 
totalemcnt supprimcc. Ils nrrivent pour ne rien dire, pour nc rien faire. Leur intervention allonge 
i'actc au moment ou il faut Ic prccipiter a toutc vapour. 

Charles Edmond propose que Pon ajoutc une scene entre la mere ct Moreali. Madame La 

Quintinie amvc pour condamncr Moreali. La furcur dc ccllc-ci est suscitcc par la 

dcmandc du religieux : il veut qu'elle aillc chercher h: lettre qui lc compromct. La mere 

comprend en fin Ics doubles intentions dc Moreali, cllc fait une confession qui est pour 

cllc un moment dc catharsis, cllc cprouvc le besoin dc rehabiliter sa personne aux ycux de 

la famille. Madame La Quintinie revicnt, suite a la lettre que lui a envoyce Lucic. Charles 

Edmond ct Pierre Berton suggcrcnt que la mere s'exclamc en arrivant: « Cette tcttrc m'a 

gucric ! J'accours pour demander pardon a mon mari, pour mc rcmcttre avec ma famille, 

pour marier ma fillc avec cclui qu'elle aimc ct vous, jc vous condamnc, je vous 

maudis ! ». Edmond est content dc cette scene, il pense qu'elle pcut etre « d'un effet tres 

puissant a la condition d'etre largcment dcvctoppcc ct trcs passionnce ». 

(...) Lucic arrive pour rcglcr a Moreali son comple, de meme que sa mere vicnt dc lc fairc. 
Condamnation dc Moreali par la mere d'abord, par la fille ensuite. Les deux femmes sortcnt. 
Moreali seul. II meurt apres un monologue rcsumant sa situation. II tombe. Rentree d'Antoine qui 
nc trouve plus qu'un cadavre. II sera bien expliquc que Lucic croit Moreali legercment blesse. 
Quant a Mme. LaQ. cllc ignore memc lc duel. Sans cela ces deux femmes achevant un moribond, 
risqucraicnt dc devenir odicuscs. Mais de cette facon. Facte tout entier reste a Moreali, C'est sur 
lui que tout sc concentre. II est inutile dc faire apparattre a la fin Ics autres pcrsonnages.(...). La 
piece finit par Moreali seul comme dans Richard III de Shakespeare. 

Lc 10 octobre, Sand accuse reception dc Penvoi du Polonais (GSXXIII: 253); elle est en 

general satisfaitc de la critique de sa piece qu'ont faitc ses amis. Lc lendemain elle 

infomie Charles Edmond (GSXXIII: 254) qu'elle avait entiercment refait le 5imc acte de 
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la piece. Elle vcul a tout prix gardcr une seule chose : la neccssite de fairc rcparaitrc 

Emilc. Voici comment elle a justifies son choix : 

Lc rclranclicr |Emilc| du 5iaK acte semble trop maladroit: on a besom d'aillctirs dc voir ce brave 
garcon qui u etc si violent, si justicicr, au 4mc acte, rcdevenir gencreux cl bon a la tin. Jc lc Pais 
revenir au commencement, a la place dc Georges, pour racontcr le duel, cxprimcr un certain 
respect, une certaine pilie pour Moreali apres quoi il va, de la pari dc Lucic, racontcr au grand-pere 
cc qui s'csl passe ct on nc lc revoit plus. 

La romanciere insistc pour que lc personnage d'Emilc soit present au 5cllie acte car 

il est un caractere stratcgiquc dans sa piece. Emilc est un romantiquc, il croit a un amour 

ideal ; scion lui « deux cccurs unis pcuvent tout braver, ct Pamour est la foi qui transportc 

Ics montagncs »f'9. II espcrc ainsi que son amour sera suffisant pour dctourner Lucic 

d'une voie equivoque ct lui fairc comprendre que la religion librc est la vraie facon 

d'adorer Dieu. C'est un personnage quclquc peu artificicl, toujours dans 1'ombre dc son 

pere auquct il voue un eulte ct dont il «partage toutcs Ics idees »70. Bien qu'il 

n'apparaisse jamais sur scene, Monsieur Lcmonticr pcrsonnific Popposition aux idees 

fanatiqucs ct strictcs dc Peglise. « Philosophc qui doit representer lc citoyen avancc dc ce 

tcmps-ci »71 (deuxiemc moitic du X1XC siecle) il fait autorite en ce qui concerne les sujets 

de religion fibre. Le pere d'Emilc plaide pour la modemite, la foi non dogmatique, la 

liberie de croyancc qui contestc le pouvoir dc Peglise, la fidelite a un Dieu bon ct infini, 

la negation des chatiments ct de Penfer. Cc philosophc expose scs idees ouvertcment 

dans les pages du journal protcstant, L 'Orthodoxe. II y a un parallelc a ctablir entre le 
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pere d'Emile : « Pimpie »72 et le grand-pere de Lucie : « un incredule obstine » ; cela 

montre que la liberte de pensee n'est pas le fruit d'une « nouvelle » generation, mais 

plutot des esprits eclaires. 

Etant donne qu'elle veut conserver Emile au 5C1T1C acte et que le dramaturge 

polonais lui deconseilie de faire ainsi, George Sand partage avec Charles Edmond 

quelques inquietudes sur le denouement de la piece : 

Je ne peux pas vous dire que cela me satisfasse entierement. II y a une logique des sentiments qui 
passe pour moi avant Peffet de la scene et qui doit, si elle est bien exprimee, triompher de Pusage. 
(...) C'est done dans les bras du jeune philosophe que j'aurais voulu faire mourir le mystique, 
comme, dans le roman, c'est en serrant les mains du philosophe pere, que le pretre retrouve la 
notion dc la verite et de Pesperancc. Ce qui est dit dans le roman en beaucoup de pages pouvait se 
resumer en un mot a la scene. Je regrette beaucoup ce mot, et qui sait si Pauditoire ne s'apercevra 
pas qu'il manque ? Consultez-vous avant de fairc copier la fin. II est si naturel que Lucie, prise de 
pitie pour Moreali envoie Emile pour le reconduire a Aix, et qu'Emile se fasse un devoir de ne pas 
le laisser sans secours ! Je les trouve tous feroces de le laisser mourir seul. Vous me l'avez fait 
faire sympathique; on le plaindra, on lui donnera raison contre cette famille de philosophes et de 
Chretiens desabuses. Si j'ai le temps demain, je vous proposerai deux scenes demieres, vous 
reflechirez et vous choisirez, je parie qu'aux repetitions d'ailleurs, vous retomberez dans mon avis, 
comme, a la lecture approfondie, vous etes retombe dans ma lere notion du caractere de Moreali. 

La correspondance entre les deux auteurs prend un tout nouveau tour avec une 

lettre de Charles Edmond, du 12 octobre (G3722), dans laquelle il informe Madame Sand 

du comportement etrange de Francis Bertdn qui devait jouer Moreali. Cet acteur, qui 

donnait depuis quelques mois des signes de demcnce, a demande a voir le manuscrit de 

Mademoiselle La Quintinie. Ensuite il a calomnie la piece devant plusieurs collegues, la 

declarant « stupide, insipide, impossible, un four! » II a refuse le role de Moreali en 

allcguant que le jouer serait pour lui un « suicide artistique ». Berton a repris ensuite les 

repetitions pour Les Deux Reines de Legouve. George Sand recevra ces renseignements 

avec serenite, elle craignait Petat de sante mentale de Pacteur mais elle n'envisageait pas 
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que «lcs efforts dc cc pauvre alienc [puissent] fairo tomber la piece d'avance » . Elle 

etait d'accord pour demander a Pactcur Lafontainc de jouer le role de Moreali - si cc 

dernier ne pouvait pas le faire, il faudrait « ajourncr la representation car il n'y a pas 

d'autres pour ce type ». Sand comprend que «la piece est scabreusc a jouer » et si le 

directeur Duquesnel ne pouvait pas rcussir a la faire jouer, elle accepterait ce fait. 

L'auteur considere pourtant qu'il faille soigner la piece pour qu'elle puisse se defendre 

d'elle-meme. Apres avoir lu Mademoiselle La Quintinie a sa famille, elle recoit quelques 

conseils : Moreali devrait venir sous I'ordre du clerge et non pas dc sa propre initiative 

pour empecher le mariage de Lucie et le personnage du general devrait etre affine car il 

est trop vulgaire. Le pere de Lucie represente les convenances et le qu'en-dira-t-on. 

Autrefois, sous la royaute bourgeoise, il a ete un esprit fort mais, sous Pempire, il est 

devenu devot soit pour obtenir P approbation de la societe, soit pour faire avancer sa 

carriere plus rapidement. II exige que son gendre ait des opinions politiques et religieuses 

qui soient en accord avec les siennes. La famille de la romanciere demande d'affiner le 

personnage car, selon Maurice Sand, il est trop grotesque. 

Sand veut aussi ajouter une scene au cinquicme acte ou Emile se montrerait 

genereux pour Moreali qui a ete blesse pendant le duel. Le jeune homme devait etre aussi 

present a la fin du dernier acte. Les obstacles qui se dressent autour de la representation 

de la piece ne font que commencer. Sand se mefie de la devotion de Pacteur Lafontaine 

qui pourrait rejeter le role principal a cause de ses liens avec les pretres. L'ecrivaine 

confesse a Charles Edmond : « Je doute que nous arrivions a en sortir cette annee, a 

74 Lettre de George Sand a Charles Edmond du 14 octobre 1872, GSXXIII: 258. 
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moins qu'on decouvre un Moreali que je ne connais pas » . Le Polonais assure 

I'ecrivaine de Penthousiasme du directeur de L'Odeon, Duquesnel, pour la piece 

Mademoiselle La Quintinie sur laquelle «il fonde Pespoir de sa campagne d'hiver»77. 

Edmond deconseille a I'ecrivaine le choix de Pacteur Lafontaine en alleguant qu'il est 

« inintelligent et horriblement commun de figure ». A sa place il propose un acteur moins 

connu, Frederic Febvre, qui « a une flamme sombre mais tres intense ». II faudrait 

pourtant demander Febvre a Perrin, le directeur de la Comedie Francaise, ou Pacteur a 

ete engage de facon pcrmanente, et au ministre de la culture, Jules Simon. George Sand 

n'approuve pas entierement cette « faible trouvaille », elle considere que Febvre est « un 

impuissant [qui] a des velleites de talent et [qui] ne sait pas dire ». Elle s'incline plutot 

pour Lafontaine qui « aurait de beaux moments ». L'ecrivaine informe le Polonais des 

demieres modifications qu'elle a faites a la piece: elle a adouci les expressions de 

Moreali et le caractere du general au 2cme acte.78 Le 18 octobre 1872, Charles Edmond 

promet d'arranger une rencontre avec Lafontaine pour lui proposer le role. II felicite 

l'auteur des corrections qu'elle lui a envoyees de la piece qui « se developpe rondement 

et court droit au but [tout en etant] robuste, logique, emouvante ». II regrette neanmoins 

les changements apportes au personnage du general qu'il trouvait tres reussi des le 

debut.79 Le 23 octobre, I'ecrivaine demande des nouvelles a Charles Edmond, elle veut 

savoir si le theatre est tres occupe par d'autres representations ou si les negotiations pour 

sa piece « n'ont point abouti » a L'Odeon. Elle l'informe qu'elle a recopie son manuscrit 

70 Lettre de George Sand a Charles Edmond du 16 octobre 1872, GSXXIII: 266. 
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75 



de Mademoiselle La Quintinie en nc changeant presque rien au role du general grace a 

« Pcnergique plaidoyer » du Polonais. ' Deux jours plus tard, Charles Edmond apportc de 

bonnes nouvelles a Nohant: apres une rencontre avec lui ct Duquesnel, Pacteur Pierre 

Berton s'est repenti de ses emportements et a exprime le desir de jouer Moreali. 

Cependant, a cause dc ses engagements dans la piece dc Lcgouve, Berton n'est pas 

disponible immediatement. Charles Edmond doute que la piece de Sand puisse entrer en 

repetitions avant le debut decembre. II s'engage a trouver une actrice qui pourrait jouer le 

role de Madame La Quintinie.81 Le 26 octobre, George Sand remercie son ami de la 

patience dont il a fait preuve dans ses rapports avec Francis Berton. Elle lui promet de lui 

envoyer le manuscrit tcrmine de la piece dans quelques jours.82 Le lendemain, la 

romanciere propose une nouvelle solution en ce qui conceme les arrangements avec 

L'Odeon : faire passer une reprise de la piece de Charles Edmond ct Adolphe D'Ennery, 

L 'Ai'eule, a la fin decembre et commencer la representation de sa piece debut fevrier. 

Charles Edmond est tout a d'accord avec la proposition de Sand. Neanmoins un obstacle 

d'ordre majeur s'y oppose : Pinterdiction du ministre Jules Simon de continuer avec les 

activites de L'Odeon jusqu'a la fin novembre, quand PAssemblee Nationale doit se 

prononcer au sujet de la subvention pour ce theatre. Une fois la subvention discut.ee et 

votee, Simon veut que Pon « donne d'abord Mme LaQ. et que Pon reprenne ensuite 

L 'Ai'eule ». Le jour ou Edmond ecrit sa lettre, le directeur de L 'Odeon, Felix Duquesnel, a 

une audience chez le ministre Jules Simon pour « s'expliquer avec lui definitivement» 

80 Lettre de George Sand a Charles Edmond du 23 octobre 1872, GSXXIII: 273. 
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dans le styic «to be or not to be »M. Lc 6 novembre arrive et George Sand n'a pas de 

nouvelles sur le sort de la piece. Elle s'inquicte enormement ct ecrit a Charles Edmond : 

Que se passe-t-il ? On m'ecrit dc tous cotes toutes sortes dc choses a propos de ma piece. La 
censure aurait coupe tout un acte. Duquesnel ne voudrait plus la jouer. Le ministere lui 
conseillerait d'attendre que la subvention soit votee. Mais si tout cela etait vrai, pourquoi ne me le 
diriez vous pas ? Jc desire fort que I'Odeon garde sa subvention et je consentirais fort bien a un 
retard pour n'y pas mettre obstacle. Quant a la censure, je n'y cederais pas, et la question se 
trouverait encore plus simplifiee. N'egarez pas mon dernier manuscrit, (le mien) car c'est la seule 
bonne version, et si la piece etait defendue au theatre, je la publierais sans autre reflexion. Ne me 
laissez pas sans savoir la verite, avec moi Duquesnel n'a besoin de rien cacher, puisque je 
comprends et accepte toutes les necessitcs dc la situation. 

Les lettres des deux amis se croisent, le meme jour Charles Edmond ayant envoye une 

missive85 dans laquelle il expliquait la situation dc la piece. Le Polonais a eu i ie 

rencontre avec Lafontaine a Bellevue; au cours de laquelle Pacteur s'est familiarise avec 

le role de Moreali qu'il a trouve «dur, horriblement dur, aussi dur que celui de 

Tartuffe ». Pourtant Lafontaine comprenait que « le personnage suffit a lui seul a etablir 

la reputation d'un artiste >;. L'acteur a semble a Charles Edmond « partage entre la peur 

et le desir ardent de jouer Moreali ». II est revenu le lendemain pour demander « de jouer 

le role a cor et a cris ». Lafontaine devait voir Duquesnel le meme jour pour signer son 

engagement et, dc son cote, le directeur du theatre devait rompre avec Berton. La lecture 

de la piece aux acteurs devait suivre de pres ces demarches, pour le role de la mere de 

Lucie, le Polonais ayant propose Pactrice Regaud. Le 7 novembre (GSXXIII: 298), 

George Sand repond que meme si elle prefere legerement Berton pour le role de Moreali, 

elle accepte Lafontaine si Charles Edmond a confiance en ce choix. Elle veut aller a Paris 

pour la lecture de la piece aux acteurs et dit a ce sujet: « Je tiens a etre a la lecture et a la 

84 Le 28 octobre 1872, lettre de Charles Edmond a George Sand G3728. 

85 
Lettre de Charles Edmond a O ' . / e Sand du 6 novembre 1872, G3729. 
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collation des roles, . .on ouvrage, cela. Pour les repetitions ct la misc en scene, jc ne 

m'y entends pas .p tant que ce n'est pas dcbrouillc et que les roles s'anonnent». 

L'auteur assure qu'elle rcviendra a Paris quand on aura vraiment besoin d'cllc. Elle fient 

aussi a voir la distribution des acteurs. Lc 9 novembre (G3730), Charles Edmond informc 

George Sand que Duquesnel a eu une conversation amicalc avec Francis Berton pendant 

laquelle ils se sont mis d'accord que Pactcur nc joucrait pas le role dc Moreali. 

Lafontaine est par contrc entitlement disponiblc et, d'habitude exigcant en cc qui 

conceme le cote financier, il ne pose pas de problemes cette fois-ci en assurant: « Je 

veux jouer le role a la condition dc ne faire aucuncs conditions. J'acceptc toutcs celles 

que Ton m'offrira ». Le directeur et Pactcur ont alors accorde « des conditions justes et 

avantagcuses pour les deux parties ». Ensuite Lafontaine est parti pour une semaine dc 

retraite dans sa maison a Villers afin d'etudier son role. Georr,- Sand retrouve le calme et 

espere finalement en finir avec Ics ob jdes qui empechent la representation de la piece : 

« Tout est bien qui finit bien. Je dirai plus, tout est bien qui finit par une fin quelconque, 

car Pirresolution est la chose dont je puis le moins me meler ». L'ecrivaine annonce sa 

visite a Paris pour la lecture de Mademoiselle La Ouintinie, elle veut s'assurer du texte 

car la piece a etc beaucoup « remaniee » . Le 14 novembre Charles Edmond annonce a 

la romanciere (G3732): « J'ai fait porter votre piece a la censure. Ma conviction est 

qu'elle en sortira Indemne. Mais j'aimerais tout autant que vous en eussiez le cceur net 

avant votre relour a Nohant, Un souci de moins. » On doit aussi ajourner la lecture de la 

piece car Duquesnel est tombe malade (« empoisonne a^ec de Phuile de ricin mai 

Lettre de George Sand a Charles Edmond du 11 novembre 1872, GSXXIII: 305. 
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prepare » ) et Pactcur Porcl de L'Odeon n'csl pas bien portant non plus (on craint une 

maladic dc poitrincSK). Lafontaine, qui etait a Villers ou il avait pris des bains dc mcr, 

aurait eu un accident dont il etait sorti paraiytiquc. II a envoyc chercher Charles Edmond 

pour lui exprimer ses inquietudes au sujet de son role dc Moreali. Lafontaine se sentait 

incapable et impuissant et craignait de «trahir Madame Sand » s'il jouait; il a alors 

rendu lc manuscrit a Charles Edmond en refusant de participer au projet. Le 18 

novembre, la dame de Nohant recoit ces nouvelles avec un calme apparent: « La pauvre 

Quintinie n'a pas de chance. Mais je ne m'en chagrine pas autrement. Je plains le pauvre 

Lafontaine s'il est tout de bon maladc ; je Papprouve, s'il ne sc sent pas assez fort pour 

creer un role exceptionnel, de nous le dire tout de suite ». L'ecrivaine propose encore une 

fois une autre solution : au lieu de Mademoiselle La Ouintinie, jouer la piece de Charles 

Edmond, L 'Ai'eule, et apres une reprise de sa piece Mauprat a L 'Odeon car, dit-elle : « Je 

ne crois pas que nous trouvions un Moreali en fevrier plus qu'en novembre, et je crois 

d'ailleurs que Duquesnel a toujours etc plus effraye que content de la piece, en quoi il a 

peut-etre raison. Elle froissc trop d'amour propre, ct le clerical donne trop dans Fannee et 

dans le monde ». Comme nous lc verrons par la suite, George Sand se trompe et ce n'est 

pas Duquesnel qui est effraye de la piece mais un autre fonctionnaire beaucoup plus 

puissant. Le 26 novembre (G3735), Charles Edmond, apres une longue conversation avec 

Duquesnel, s'empresse d'apportcr les demieres nouvelles a la romanciere: la piece de 

Sand, Mauprat, va entrer en repetitions tout de suite et on essaiera de jouer La Ouintinie 

87 
Lettre de Charies Edmond a George Sand du 12 novembre 1872, G3731. 

ss 
Lettre de Charles Edmond a George Sand du 14 novembre 1S72, G3732. 

89 
Lettre de Charles Edmond a George Sand du 16 novembre 1872, G3733. 
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vers Ic 1° mars dc Pannce suivantc (1873). Lc Polonais fait preuve de sinccrilc en 

racontant a son amie des fails dcsagrcablcs rclatifs a son ocuvrc : 

Lc moment n'est pas venu dc vous parlcr des pcripeties que traverse Mine. La Ouintinie a la 
censure. Les censcurs trouvent que la piece est un chef-d'ccuvrc, ils affirmcnt qu'ils n'ont a y 
reprendre, que la piece est dc la morale la plus clcvcc ct la plus irreprochablc, mais ils se 
prclcndcnt incompetents dc la viser a cause de la tendance generalc au sujet de laquelle, ils n'osent 
pas prendre la responsabilite. 11 faut, discnt-ils que la piece aillc plus haul. La situation, grace a la 
majoritc de Versailles, est tellement tendue, nous nous attendons si bien tous Ics jours a une crisc, 
que Simon [ministrc des Beaux-arts et des Cultcs] n'osera jamais prendre une resolution. 
Autoriscr Mme. LaQ. c'est se mcllre a dos lous les clcricaux dc la Chambrc, Pinterdire c'est 
exciter Ics cris indigncs de tous Ics Pansiens. Simon dcmandc deja des delais jusqu'a 
l'eclaircissement dc la situation. II aimcrait bien se debarrasser de la piece et la renvoycr a 
Ladmirault qui en sa qualilc de Gouvcnicur de Paris vise toutes les pieces dc theatre ct qui nc se 
gencrait pas dc passer son sabre au travers du corps de Mile LaQ. mais c'est la justcment cc qu'il 
faut empecher. Laissons done passer Mauprat ct attendons les evenements pour delivrer Mile. La 
Quintinie. 

George Sand recoil ces icnseigncments d'une facon stoi'que ct Ics commcntc lc lendcmain 

(GSXXIII: 320): « Alors, a present, c'est Mauprat? C'est mieux pour lc moment, car 

s'il faut que lc general La Quintinie passe par la censure de son camaradc Ladmirault, il 

n'en sortira pas vivant». Le 4 decembre, cllc partage scs demieres reflexions avec son 

ami polonais (GSXXIII: 327-28): 

Nc laisscz pas La Ouintinie tomber dans la main des gencraux. Jc crois, en la rclisant, que nous 
nous etions trompes, et que le moment n'est pas bon, peut-etre pas possible pour une piece qui 
louche au vif de la question pendante, Pourtant ce serait bien Ic moment dc dire tout ce que dit la 
piece, mais pas sur un theatre ou les spcctalcurs apportcnt leur passion. Mon avis, que jc vous 
soumets ainsi qu'a Duquesnel, serait de publier la piece chez Levy. La lecture n'offrirait pas le 
danger de la scene, le lecteur est plus reflcchi et plus equitable que Pauditeur. la piece serait jugee 
par le public ct si cllc etait trouvce bonne, il n'est pas dit que plus tard on ne pourrait pas la jouer 
avec succes et sans danger. En ce moment elle soulcverait des tempetes et je ne suis pas d'avis de 
mettre des batons dans les roues du char de PEtat qui naviguc, comme dit Mr Prudhomme, sur un 
volcan. 

Charles Edmond n'est pas d'avis qu'il faille imprimer la piece. It espere qu'un 

changement politique survienne et que Mademoiselle La Ouintinie reste une nouveaute. II 

propose au contraire dc vendre la piece a Petranger pour les theatres d'Autrichc, ayant 
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utilise ce procede lui-meme (pour La Baronne et sa piece danoise). La rcponse de Sand 

arrive Ic 11 du mcmc mois (GSXXIII : 337): « Nous attendons done pour La Ouintinie 

des temps meilleurs ou plus cxplicites, car on ne sait ou Pon va. (...) La combinaison dc 

faire jouer a Petranger avant Paris, nc mc sourit pas. Dieu sait quelles coupures betes on 

fcrait, et comment ce serait joue. Je crams d'avoir, pour peu d'argent, beaucoup de 

desagrements. ». C'est a cause du conseil du Polonais que I'ecrivaine a renonce au projet 

d'imprimer sa piece chez Michel Levy ; elle nc voulait pas non plus la fairc jouer hors de 

la France. 

Le fils de I'ecrivaine, Maurice Sand, doutait de Phonnetete des intentions de Pami 

polonais en ce qui concernait les affaires de sa mere a L'Odeon. Charles Edmond Pa 

appris avec une enorme desillusion, d'autant plus qu'il venait de rejeter la proposition de 

Duquesnel d'une reprise dc L 'Ai'eule pour evitcr justement cc genre de soupcons : 

II m'eut etc horriblement pcniblc d'enlcndre dire que Charles Edmond, a force de s'occuper des 
affaires de Mme Sand, a rcussi a nc pas fairc jouer Mile La Quintinie, a nc pas laisser reprendre 
Mauprat, mais en revanche a faire representer L'A'ieule. Cc n'est certes pas vous qui Peussiez 
jamais dit, qui Peussiez jamais pense. Vous avez pour cela le cocur trop haut, ct pour moi une 
affection qui fait Phonncur ct la joie dc ma vie. Mais Maurice nc m'aimc pas. oui, il ne m'aime 
pas.91 

L'ecrivatne tente de justifier le comportement de son fils en alleguant «qu'il n'y 

comprend goutte » a ces accusations, a scs supposees paroles dont il nc se souvient pas . 

Elle essaie de calmer les deux hommes mais il tv etait pas facile d'apaiser les sentiments 

blesses de Charles Edmond qui assurait avoir entendu lui-meme a Nohant une declaration 

de Maurice portant sur la collaboration de George Sand au journal Le Temps : « Tu as 

1)0 Lettre dc Charles Edmond a George Sand du 7 decembre 1S72, G3737. 

" Leltre dc Charles Edmond a George Sand du 11 janvier 1873, G3739. 

, : Lettre de George Sand a Charles Edmond du 12 janvier 1S73, GSXXIII: 389. 
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assez travaillc, ma mere, prends-cn a ton aisc, repose toi. Qu'cst-cc que c'est que cc 

Polonais qui vicnt ici pour fcxploitcr 7». Edmond, du fond dc son indignation, 

s'cxclamc: 

Jc nc pcimcts a personne. a personne dis-jc, pas mcmc a Maurice toul votre fils qu'il soit, de vous 
aimer plus que jc vous aimc, dc tcnir a votre existence plus que j ' y tiens, d'eprouver plus de joic 
que je n'eprouvcrais le jour ou il me serait donne, Panic dc bras, de ramasser avec mes dents un 
caillou qui vicndrail vous gener dans votre chemin. Et jc serais alle a Nohant pour vous exploiter 
au profit du Temps !* 

George Sand envoie avec sa lettre suivantc a Charles Edmond, du 15 Janvier (GSXXIII: 

395), une petite note dc Maurice qui jure «n'avoir pas dit exploiter », s'excusc et sc 

trouve « en colore d'etre tellement calomnie ». La mere prend lc parti du fils ct oblige son 

ami a lc croirc aussi. Georges Lubin met une longue note au bas de cette lettre dans 

laquelle il considere Maurice coupablc : 

Nous comprenons d'autant mieux Pindignation de Charles Edmond que nous sommes temoin, en 
lisant sa correspondance quasi quotidienne pendant tous ces mois, qu'il sc devoue sans compter 
pour G.S., lui epargnant les demarches relatives a Mademoiselle La Quintinie. suggerant des 
ameliorations a la piece, agissant comme pour lui-meme, se passionnatit pour la distribution, etc. 
Maurice est un brutal, et comme pour Mance.au jadis, il nc pcut pas soufinr ceux qui apportcnt a 
sa mere une aide qu'il est incapable, lui, dc lui domicr. Bien entendu G.S. va innoccntcr son fils, 
mais Poblige a ecrire une lettre apaisante dont Poffense sc contentera. « Mais non, mon clier 
ChoTccki [sic], jc n'ai pas pu dire cela, ou e'etait une conlre-vcritc dans le gout des marionncttcs. 
Jc nc Pai pas pense, done je nc Pai pas dit. Pourquoi avoir laissc passer sans explication une chose 
qui vous a pani si grave 7 J'aurais dit tout de suite ce que je dis a present, je n'en pense pas un 
mot. Tout a vous de vieillc amitie - Maurice ». (...) Plus lard, sur Penveloppc qui contenait des 
Icltrcs de 1S73 et qui resume Ics evenements de cette armee, Maurice notcra : « lc,i jours dc 
janvier. Charles-Edmond a Nohant. suscepttbilite contrc Maurice a propos de rien ». Une fois de 
plus, on doit constater chez Maurice une lachcusc tendance au denigrement: cllc s'est excrete a 
P egard de Delacroix, de Manccau, de Lambert, de Plauchut... 

Le 16 janvier, Charles Edmond accepte Ics excuses dc Maurice en declarant a son amie 

que « I'oubli est complct » ct qu'il « serve cordialcmcnt les deux mains » de son fils '. 

w Lettre dc Charles Edmond a George Sand du 14 janvier 1S73, G3740. 

"w Lettre dc Charles Edmond a George Sand du 16 Janvier 1S73, G3741. 
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La question dc Mademoiselle La Ouintinie rcvicnt lc 28 fcvricr quand Pecrivainc 

informc Charles Edmond (GSXXIII : 452): « Duquesnel m"ecrit qu'il cspcrc pour la 

Ouintinie ccltc anncc on Pannce prochainc- cette anncc 7 II a aussi son hanncton. Jc n'y 

conscntirais pas du tout. ». Charles Edmond est allc voir Duquesnel pour cxpliqucr ccttc 

question, le dircctcur lui a avouc qu'il s'ctait mai exprime ct qu'il s'agissail surtout dc 

dclivrcr la piece dc la censure pour ensuite pouvoir la jouer quand cc serait possible. 

Quclqucs mois plus tard, lc 17 septembre (GSXXIII: 572), Pecrivainc dcmandc toujours 

des nouvelles sur sa piece censuree ainsi que sur ses autres pieces qui attcndaicnt vine 

reprise a L 'Odeon : 

Je n'cutends plus parlor de L 'Odeon. Faites done que Duquesnel mette la censure au pied du mur. 
A present je n'ai personne a menager au ministere, ct en se faisnnt defendre I'ranchemcnt La 
Ouintinie. il n'aura pas maillc a partir avec le dit Ministere. C'est une simple formalilc pour 
rcgulariser sa position vis-a-vis dc moi, ct j'ai lc droit d'exiger qu'il la regularise. II m'avait 
promis In reprise dc Villcmer, dc Mauprat. II n'en est pas question. Jc commence a croirc - mais 
inutile dc se plaindre si lc bon vouloir n'y est pas. Qu'en penscz-vous. vous ? 

Lc 19 septembre, Edmond rcpond aux questions posccs en dcconscillant 

fortcment la presentation de Mademoiselle La Ouintinie a la censure pour une scconde 

fois. II allegue que dans I'etat actuel des choses, ce serait cxposcr la piece a « un refus 

violemmcnt catcgoriquc ct creer un fiicheux precedent aupres d'un gouvemement futur ». 

Edmond cspcrc que eclui-ci sera plus bicnvcillant pour Fceuvrc%. La dame dc Nohant est 

une fois dc plus d'accord avec son ami polonais, cllc affirmc: «jc mc rends a vos 

observations en cc qui concerne La Ouintinie » ct il n'a plus jamais etc question de cette 

piece cntrc Ics deux ecrivains. 

1,5 Lettre dc Charles Edmond a George Sand du 2 mars 1S73, G3750. 

06 Lettre dc Charles Edmond a George Sand du 19 septembre IS73. G375S. 

1,7 Lettre dc George Sand a Charles Edmond du 7 octobre 1873, GSXXIII: 5S6. 
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5.5 Coincidence ou manoeuvre diplomatique adroite ? La disparition mysterieusc dc 
la piece Mademoiselle La Ouintinie pour 132 ans 

Il y a 132 ans, George Sand sc demandait: pourquoi Mademoiselle La Ouintinie a une si 

mauvaisc chance? Aujourd'hui cc mystcrc rcstc encore irrcsolu... La correspondance 

que nous avons citcc ci-dessus nous eclaire sui beaucoup d'aspects rclatifs a la 

composition dc la piece ainsi que sur son parcours au theatre L 'Odeon. Nous connaissons 

maintenant Ics difficultcs que la piece a travcrsccs tout au long dc Pannce 1872 ct au 

debut dc 1873. Nous savons aussi combien d'cfforis a cntrcpris Charles Edmond pour 

assistcr son amie dans scs demarches aupres du theatre L 'Odeon. Nous avons pu observer 

qu'unc succession d'evenements, qui semblaicnt ctrc dc force majeure, a cmpcchc la 

realisation de la piece. Nous savons que la romanciere a mis tous les soins pour rcndrc 

son ccuvre dependable du point dc vue dc la censure ainsi que du point de vue dramatique. 

La collaboration a la piece dc deux auteurs dramatiques experimentes tcls que Pierre 

Berton ct Charles Edmond aurait assure a Mademoiselle la Ouintinie un grand succes 

thcatral si cllc cut ete jamais joucc. Pourtant la representation dc la piece devint 

impossible du vivant dc George Sand, qui est mortc en 1876, sans avoir jamais fait 

connaitrc son ccuvre au public. 11 a fallu attendre prcsque un sicclc ct demi pour la 

publication dc la version dramatique dc Mademoiselle La Ouintinie. II y a cu une seule 

representation theatrale dc cette piece Ic 9 novembre 1888, au Theatre Moliere dc 

Bruxcllcs. dans lc cadre d'une matinee litterairc prccedcc d'une conference sur lc theme 

George Sand intime. Lc jour mcmc dc la premiere P ccuvre a ete intcrditc par la censure. 
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5.6 Les Souvenirs dc Felix Duquesnel devoilent la verite cachce derricrc les coulisses 

Les elements qui ont empeche la representation dc Mademoiselle la Ouintinie ctaicnt-ils 

simplcment des coincidences ? La rcponse a ccttc question est foumic par I'homme qui 

tcnait lc destiti dc la piece dans scs mains : lc dircctcur du theatre 1 'Odeon, Felix 

Duquesnel (1832 - 1915). Ecrivain ct critique francais, il fut nomme dircctcur associe dc 

I 'Odeon en 1866, puis directeur general dc 1872 jusqu'a 1880. On manque dc nos jours 

de precisions sur Duquesnel qui, dc son vivant, a exercc sur la vie theatrale parisienne 

une infiuencc trcs positive. Tant George Sand que Charles Edmond, qui coUaboraient de 

tics pies avec lui, ont dedic une large quantitc dc leur correspondance a cchangcr des 

infomiations et des opinions sur lui. Pendant sa cam ere a V Odeon, Duquesnel choisissait 

Ics pieces a ctrc representees avec beaucoup de soin ct de talent, ce qui assurait un grand 

succcs au second theatre dc France. 11 a voulu imposcr a son public des oeuvres de 

repertoire ccrites par des romancicrs connus tcls que Balzac, Mussct, Vigny, Nerval, etc. 

Les temoignages dc Felix Duquesnel, compris dans son livre autobiographique 

Souvenirs litteraires, jettcnt dc la lumiere sur Phistoire de Mademoiselle La Ouintinie 

telte qu'elle s'est dcvcloppee dcrrierc les coulisses, en grand secret. Duquesnel nous 

rctiseigne sur une reunion qu'il a cue en 1873 avec Jules Simon, ministrc de l'instruction 

publiquc, des beaux-arts et des cultes. Le politicien, qui a etc alarme par le contenu 

anticlerical de la piece de George Sand, a fait appeler le directeur de theatre pour le 

dissuader dc representer cette ccuvre. Etant donne que Sand jouissait d'une haute 

renommee a Paris et que ses defenseurs pourraient exprimer son mccontentement par des 

manifestations publiqucs, le ministrc ne voulait pas censurcr la piece. D'autre part, 

Poeuvre s'opposait ouvertement a la doctrine catholique et, bien que la romanciere ait 
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laicise lc hcros, tout Ic monde sc souvenait du roman cponymc. dans lequel Moreali etait 

un pretre. SoupconnaiU que la representation du drame causcrait un scandalc ct un conflil 

au niveau politique avec lc Vatican, Jules Simon a jugc la piece trop dangereuse ct a 

decotiscillc a Duquesnel dc poursuivrc scs repetitions. La situation etait d'autant plus 

delicate que Simon etait un ami prochc dc Sand ct il nc voulait pas porter prejudice a 

ccttc relation. Lc dircctcur de YOdeon a cssayc dc s'opposcr mais il a compris la position 

dans laquelle sc trouvait lc ministrc, qui lui demandait sa collaboration. Il a pric 

Duquesnel d'agir de telle facon que Pecrivainc nc sc rende pas compte que Pintcrdiction 

venait du ministere. Lc dircctcur n'a pas cu d'autrc choix que d'obetr a son supericur ct, a 

partir dc ce moment, Ics obstacles cmpcchant Ics repetitions de la piece dc Sand sc 

inultiplicrcnt a L'Odeon. Les maladies des acteurs ont ete Ics subterfuges qu'on a utilises 

lc plus souvent pour dupcr l'auteur qui, rcstdant a Nohant, ne pouvait pas verifier ces 

faits. L'attitudc qu'a choisie Felix Duquesnel envers George Sand surprend, car 

Pecrivainc etait trcs comprehensive envers la difficile situation dans laquelle se trouvait 

le theatre UOdeon. Elle etait aussi au courant dc la situation politique dc la France ct 

n'avait pas dc trop grandes illusions quant a la representation dc la piece a un moment 

donne. Jules Simon ct Felix Duquesnel ont pourtant decide du dcstin de la piece en 

Pabscncc de George Sand, sans lui demander son opinion, sans lui donner le droit dc sc 

rctircr cllc-memc d'un projet impossible ct sans lui laisser une sortie digne dc la situation. 

Au contraire, ils out choisi dc travaillcr en conspiration pour dcsoricntcr l'auteur de la 

piece. Lc politicien n'a pas agi en honnctc homme envers son amie. Lc directeur du 

theatre, auqucl Sand sc fatiguait dc repcter qu'il pouvait etre completcmcnt honnete avec 
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cllc car elle nc s'obstinait a rien a, lui aussi, trahi la confiance de la romanciere. La piece 

qui denoncait Phypocrisie, a etc combattue, elle aussi, par des mesurcs hypocrites. 

5.7 Chambery a l'origine dc la redccouvertc recente de la piece 

Apres la mort de George Sand, la piece est restee inedite jusqu'a sa recente redecouverte 

no 

et sa publication en Pan 2004 pour le bicentenaire de la naissancc de Pecnvame. 

Comment Mademoiselle La Quintinie a-t-elle revu la lumiere? Quelles circonstances ont 

mene a ce que cette ccuvre oubliee soit rehabilitee? Nous nous proposons de repondre a 

ces questions en nous appuyant sur une enquete que nous avons realisee aupres de 

quelques personnes qui ont rendu ce projet possible. 

Madame Reine Prat etait la directrice de la commemoration nationale « 2004, 

Annec George Sand ». La ville de Chambery souhaitait s'associer aux celebrations du 

bicentenaire, dans la mesure ou George Sand avait sejoume dans cette ville en 1861 pour 

rendre visite a son editeur Francois Buloz. La municipalite a organise une exposition 

George Sand, ses editcurs et ilhistrateurs, au Musee Savoisien et deux lectures de 

montages de textes auxquelles Madame Prat a assiste. Pendant cette visite, elle a eu 

connaissance de l'existence de la piece inedite Mademoiselle La Quintinie, adaptee du 

roman eponyme en partie ecrit a Chambery et dont Paction se passe partiellement dans 

cette ville (le chateau de Turdy serait un prototype litteraire du chateau de Bourdeau, 

Sand s'inspirera aussi dans son roman de la cascade de Coux et de Pabbaye de 

Hautecombe). D'autre part, a Bruxelles, dans le cadre de la Foire du Livrc, des 

manifestations etaient egalement prevues pour la commemoration de l'Annee George 

98 L'ouvrage, publie par Lansman, est aujourd'hui disponible dans les librairies pour le prix de 10 euros. 
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Sand. L'cditeur beige Lansman en collaboration avec les services culturels dc 

PAmbassade dc France ont organise un spectacle d'apres les tcxtcs politiqucs dc 

I'ecrivaine au Parlement de la communautc francaise, ct une presentation de la piece dc 

l'auteur beige Thierry Dcbroux Sand la Scandaleuse publico par I'editeur Emile 

Lansman. Pour annoncer ccttc initiative, Madame Reine Prat est venue a Bmxelles 

donner une conference de presse. Lors de son scjour a Chambery, elle a decouvert que 

Mademoiselle La Ouintinie avait ete joucc une unique fois justement a Bmxelles, ct a 

decide a ce moment-la d'en parler a Lansman. Madame Prat possedait une copie du 

manuscrit retrouve a la Bibliotheque Nationalc de France qu'elle a envoyec a I'editeur 

beige des son retour a Paris. La piece de Sand, semblait-il, etait hors du champ de 

specialisation de cet editeur, qui publiait principalement du theatre francophone 

contemporain. Cepcndant, le drame de Thierry Debroux, Sand la Scandaleuse, publie en 

fevrier 2004, avait eveille la curiosite de Monsieur Lansman qui a commence a 

s'interesser a la romanciere francaise : « J'avoue que cette auteure ne me passionnait pas 

particulierement (je ne connaissais que trcs partiellement son oeuvre) mais la maniere 

dont Thierry Debroux la mettait en scene (un dialogue entre deux Sand, Pune a 1'aube de 

la maturite, l'autre a une heure de sa mort) m'avait passablement intrigue et touche »". 

Le dramaturge, comedien et metteur en scene beige Thierry Debroux, avait deja cree 

d'autres pieces inspirees de personnages historiques, politiques ou litteraires : Louis II de 

Baviere (Le Roi Lune), Robespierre, Darwin, Le Chevalier d'Eon, etc. II s'etait interesse 

a George Sand et avait passe quelques semaines en octobre 2003 a la Chartreuse de 

Villeneuve-les-Avignon, pour etudier ce personnage. Ayant complete ses recherches, 

99 Toutes les informations comprises dans ce chapitre sont tirees des lettres que nous avons echangees avec 
Reine Prat, Emile Lansman et Thierry Debroux en mai et juin 2008. 
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Debroux a propose un textc inspire dc la vie dc George Sand, qui montrc cette femme 

sous un angle nouveau. L'auteur bclgc a exprime ainsi ses intentions pour cette piece: 

« On Pa [George Sand] reduit [sic] a La Mare au diable... alors que j'ai decouvert et tente 

de montrer une femme engagee, courageuse, moderne, contradictoire, bonne vivante... 

Cet a-priori a son sujet a sans doute contribue a I'oubli dc Mademoiselle La 

Ouintinie... ». Emile Lansman a done lu la piece de Sand immediatement apres sa 

reception. II a ete frappe de cette trouvaille qui Pa etonne a plusieurs niveaux ; « Je me 

suis surpris a poursuivre ma lecture d'un trait, intrigue par la « modemite » du propos 

(sinon de la forme bien sur) et de son « audace » si on se replace dans le contexte 

d'ecriture. L'obscurantisme d'hier rejoint helas celui d'aujourd'hui sous des formes qui, 

finalement, different relativement peu. J'ai aussi apprecie «Phumanite» des 

personnages, y compris de Moreali, pret a tout pour arriver a ses fins, mais qui porte en 

lui les stigmates d'une douleur qui le rend pathetique ». Le moment etait done tres 

propice pour considerer une publication de Mademoiselle La Ouintinie. Lansman a 

consulte son comite de collaboration. Finalement la decision a ete prise : la maison allait 

faire cette exception a sa ligne editoriale. Lansman a alors entame le travail editorial ct 

les demarches pour obtenir les droits aupres de la Commission des Bibliotheques et des 

Archives de l'Institut de France, depositaire du manuscrit. Bientot il fut clair que le 

manuscrit envoye par Reine Prat n'etait pas la version finale de la piece; e'etait un 

exemplaire redige par le copiste du theatre de L'Odeon. On a alors trouve la version 

« originale » datant de 1872, « comportant en outre des modifications et ajouts de la main 

de l'auteure sans doute en plusieurs temps si Pon en juge par F evolution de l'ecriture, ce 

qui suppose un decalage dans le temps assez important». Etant donnee la quantite des 
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corrections successives dc l'auteur, I'editeur a du fairc quclqucs legcrcs adaptations dc la 

ponctuation pour rcndre I'ouvrage plus comprehensible. Lansman a obtenu Pappui du 

Centre National du Livrc qui a finance en partie la publication. La piece dc Sand a ete 

finalement publiec en juillet 2004, soit 132 ans apres sa creation. L'ouvrage n'a pas eu lc 

succes que la maison de publication avait espcrc. Lansman en a vcndu environ 600 

exemplaires, soit la moyenne des textcs contemporains qu'il publie. Par contrc, plusieurs 

metteurs en scene ont manifcste leur intcret pour representer la piece mais aucun projet 

concret n'est connu jusqu'a ce jour. 
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Chapitre 6 : Conclusion 

Nous avons essaye dans cette these de mettre tout d'abord en lumiere les liens litteraires 

et amicaux dc deux personnages du XIXC sicclc qui, tout en ayant des origincs diffcrcntes, 

sont arrives a creer une longue relation qui s'est caractcrisee par lc respect et la 

cooperation mutuels. L'amitie de Charles Edmond ct dc George Sand ctait dcstinee a voir 

le jour: les deux parties partageaient des passions et des convictions communes, la 

romanciere francaise avait des Hens avec la Pologne, elle publiait ses oeuvres dans des 

journaux parisiens ou Edmond travaillait ct tout comme le dramaturge polonais, elle 

ecrivait des pieces de theatre. En plus, Charles Edmond admirait George Sand depuis sa 

jeunesse, bien avant son exil qui I'avait amene a s'etablir en France. Les amis en 

commun que les deux auteurs avaient ont finalement facilite leur rencontre. Le dernier 

element qui Ics a rapproches est le lien que chacun d'eux avait avec le prince Jerome 

Napoleon : George Sand en tant que son amie et son admiratricc, Charles Edmond en tant 

que son secretaire, traducteur ct compagnon de voyages. Si Sand n'avaitpas recu la lettre 

d'Edmond dans laquelle il lui envoyait la medaille de sa petite-fille, die aurait 

assurement fait la connaissance de l'auteur polonais autrement, par exemple aux diners 

Magny qu'on organisait toutes les semaines et auxquels assistaient les ecrivains les plus 

celebres de Pepoque tels qu'Honore dc Balzac, les freres Goncourt, Victor Hugo et 

Alexandre Dumas. Neanmoins il faut bien remarqucr que ce n'est pas sa position dans le 

monde artistiquc parisien, mais la personnalite de Charles Edmond qui lui a assure une 

place permanente dans le cercle des amis les plus proches de George Sand. Le fait que le 

Polonais ait toujours respecte I'ecrivaine et lui ait fourni une liberte sans restrictions dans 
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les pages des journaux, La Presse et Lc Temps, ainsi que le dcvouement inconditionnel 

dont il temoignait dans ses rapports avec elle, ont touche la dame de Nohant. Sand 

preferait souvent rejeter des offrcs plus avantagcuscs d'autres journaux afm de travailler 

dans ceux diriges par Charles Edmond. 

11 est important de souligncr les circonstances historiques qui ont influence la 

psychologie des membres de la Grande Emigration, pour comprendre a Charles Edmond. 

Cet emigrant s'est retrouve en France apres avoir ete exile de Pologne. Sa perseverance, 

sa disponibilite, sa serviabilite dont il temoigne dans scs rapports avec George Sand, sont 

des traits caracteristiques de beaucoup de Polonais a Pepoque. Les Polonais a Paris 

s'attachaicnt tres souvent a des amis francais avec des esperances, parfois inconscientes, 

parfois directes, que ceux-ci aideraicnt la cause polonaise. Charles Edmond a eu des liens 

d'amitie avec plusieurs ecrivains francais, notamment avec les freres Goncourt et 

Gustave Flaubert, mais sa relation avec George Sand a ete singuliere. L'ecrivain, cadet de 

la romanciere francaise de 18 ans, a un ascendant sur le dernier quart de la carricre 

professionnelle de celle-ci. Edmond devient protagoniste dans la collaboration de Sand 

avec des journaux parisiens influents, ainsi qu'il a un poids d'opinion considerable dans 

la creation et la mise en scene de la piece sandienne Mademoiselle La Quintinie. Pour la 

production de cette piece, Edmond se positionne comme premier assistant de George 

Sand, d'une fatpon si omnipresente que Pon dirait parfois qu'il voudrait controler le sort 

de cet ouvrage dramatique. Le fils de Sand, Maurice, remarque ce zele et avertit sa mere 

qu'Edmond a peut-etre des raisons plus ambitieuses dans ce projet, que celles qu'elle 

n'arrive a entrevoir. Bien que le travail de Charles Edmond autour de la piece soit en tout 

moment surveille par l'auteur, sa presence dans toutes les etapes de la realisation de 
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l'ouvrage, ct surtout Ic fait qu'il a motive George Sand a reprend re un travail qu'elle 

allait laisser perir dans une armoire, sont intrigants. Nous avons lc droit de nous 

demander quelles ctaient Ics vraics raisons qu'a eues Charles Edmond pour intcrvenir si 

largcment dans lc projet anticlciical dc Sand. Etait-ce une soif de succes? Lorsque la 

piece serait jouce, tout le monde saurait que lc dramaturge avait collabore a sa creation. 

Etaient-cc des raisons d'ordre patriotique? Edmond voulait peut-etre souligner Pinfluence 

de Part polonais sur la scene francaise. Etaient-cc scs plus profondes convictions 

religieuses qui le poussaient a animer la main de Madame Sand pour tracer une 

protestation violente contre le Vatican? Etait-cc simplcmcnt le fait que Charles Edmond 

n'avait pas la taiile de faire des pieces engagees et qu'il voulait participcr dans le 

developpement de ce genre en France, meme de facon indirecte? Ou ctait-ce finalement 

du pur egoi'sme? Charles Edmond voulait-il domincr I'ecrivaine et creer en elle une 

dependance de lui, ne fut-ce que pour quclqucs mois, et pour un projet theatral 

spccifique?... Beaucoup de temps s'est ecoule depuis mort des deux ecrivains : plus d'un 

siecle d'evenements a occulte la memoire des deux amis et il est maintenant difficile de 

se decider pour une seule raison parmi plusieurs reponses possibles. Se pcut-il qu'il y ait 

cu encore d'autres motivations qui mouvaicnt l'auteur polonais a collaborcr avec George 

Sand autour de la piece Mademoiselle La Quintinie. Ou, comme il arrive souvent dans la 

vie, il n'y a pas de reponse certaine ct les motivations de Charles Edmond etaient une 

combinaison de plusieurs des factcurs cites dessus. 

Si le chcrcheur d'aujourd'hui cstimait que Charles Edmond agissait avec les 

meillcures intentions envers George Sand et sa piece anticlericalc, il y a tout de meme 

quelques faits qui eveillent des soupcons. L'incident qui nous semble etre 
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particulierement obscur est la decision du dramaturge polonais d'amener l'ouvrage aux 

censcurs afin de lc soumcttrc a leur evaluation. Ayant promis a la romanciere, de 

demandcr sa permission concernant tous les details dc la piece avant d'agir, Edmond a 

procede dans cc cas-ct dc son propre compte. 11 s'est justific devant Pecrivainc en disant 

qu'il voulait lui cpargncr une preoccupation dc plus. Dans scs lettres, Sand n'a jamais 

dcsapprouve cette action, cllc avait Phabitudc dc donner une grande liberie a Charles 

Edmond pour 1'administration dc scs affaires a Paris. II nc scmblc pas que George Sand 

ait soupgonne quoi que cc soit, memc si des scmaines dc silence qui suivirent la livraison 

dc la piece a la censure, ont inquiete Pecrivainc. Elle a seulement demande a Edmond, 

pourquoi il ne lui avait pas dit si la piece posait des problcmes, tout en Passurant qu'il 

n'avait pas a la protcger dc la verite, mcmc si celle-ci ctait difficile a assumer. 

Finalement, l'ouvrage n'a etc ni approuvc ni censure ct ccttc decision prise conjointemcnt 

par lc ministre Jules Simon et le dircctcur Felix Duquesnel, ne fut jamais communique a 

l'auteur. On sc demande, et cela est un deuxiemc soupgon que nous avons regardant la 

sinccritc ct lc devouement dc Charles Edmond, s'il etait au courant de cette audience 

secrete tcnue par Simon ct Duquesnel. Si la rcponse ctait affirmative, pourquoi 

n'informerait-il pas la romanciere d'un fait definissant le sort dc son ouvrage? Peut-etre 

qu'il voulait la protegcr, comme elle Pa insinue. II est pourtant possible que Charles 

Edmond etait, lui aussi, portcur du secret de Polichtnellc qui consistait a ne pas jouer la 

piece sans informer des vraies raisons pour ceci a I'ecrivaine. Si lc Polonais avait promis 

au directeur de L 'Odeon sa discretion, il nc voulait pcut-ctrc pas porter prejudice a sa 

relation profcssionnclle avec Duquesnel, qui lui avait promis de representer son 

melodrame L'ATeule. Les deux derniers elements, qui ne nous scmblcnt pas ctrc 
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compatibles avec les declarations dc devouement inconditionncl dc l'auteur polonais, 

sont lc fait qu'Edmond ait deconscillc a la romanciere dc publicr sa piece chez Michel 

Levy et il lui a fait relourncr sur son avis d'essayer dc fairc approuver l'ouvrage par les 

censcurs pour une deuxiemc fois. Dans le premier cas, Charles Edmond a soutenu que la 

publication de la piece galcrait 1'cffct qu'elle pourrait avoir sur scene, si jamais elle etait 

representee. Pour Ic dcuxicmc rejcl, le Polonais a explique a I'ecrivaine que lc moment 

n'ctait pas propicc ct que ccttc action crccrait un precedent fachcux aupres d'un 

gouvemement qui adviendrait. L'attitude soumisc de George Sand est difficile a 

comprendre; dans ses lettres a Edmond elle affirme qu'elle se rend a toutes ses 

observations en ce qui concerne Mademoiselle La Quintinie. Comment pouvons-nous 

accepter qu'une femme qui cherissait avant tout la liberte et l'independancc, ait pu 

permettre ainsi a un autre dc manipulcr Ic dcstin de son ouvrage? Surtout etant donne que 

ce projet theatral etait d'une symbolique particulicrc pour elle, cllc s'ctait engagee de 

facon tres personnclle dans sa creation et lui attachait beaucoup d'importance. Elle 

voulait exprimer son opinion sur «le mensongc su siecle », comme elle appclait la 

religion catholique. Scrait-ce a cause de la reputation que Charles Edmond s'etait assuree 

aupres d'ellc en tant que «lc plus charmant des directeurs de fcuilleton »? Ou pcut-etrc 

Femigrant polonais exercait un pouvoir mystique sur Sand au point de Pimmobiliser dans 

sa volonte? Voulait-elle epargner l'opinion publiquc d'un scandale dans Ics medias ou 

pirc encore, d'un scandalc international? Voulait-ellc proteger la France d'un confiit avec 

lc Vatican? Sand n'avait jamais rccule dans ses opinions ct nous ne croyons pas que cela 

soit lc cas ici, Elle ctait impatientc d'cxprimer sa position anticlcricale sur scene et a etc 

decue de ne pas pouvoir le faire. 
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Pour rcsoudrc cc mystcrc, nous n1 avons pas tous les elements ncccssaircs. 

Malhcurcuscmcnt, ces questions restent pour lc moment sans rcponse. Il est sur que, a 

cause dc son passe revolutionnairc ct des deux cxils qu'il a subis, Charles Edmond ctait 

ecrivain ct citoyen a bien comprendre les emblements qu'a dus subir George Sand avec 

sa piece Mademoiselle La Quintinie. II a voulu dclivrcr sa piece dc la censure en lai'cisant 

I'identitc du heros Moreali comme si cela suffisait. Apres avoir etc banni, apres avoir 

subi Pcxodc deux fois, apres avoir connu lc systemc politique ct litterairc en France, 

rcstait-il un optimiste? Croyait-il vraimcnl que la piece anticlcricale dc Madame Sand 

sortirait victoricuse dc I'cxamen dc la censure? Charles Edmond nc rcpondra jamais a ces 

questions, ct nous pouvons seulement nous limitcr a constater, qu'il n'y a pas dc 

consistancc dans Ics conseils qu'il a prodigucs a la romanciere francaise. II doit y avoir 

quclque part un document ou un rcnscigncmcnt dont la dccouverte nous permcttrait dc 

comprendre Ics intentions dc l'auteur polonais. Nous nous demandons aussi, comme lc 

fils de la romanciere Maurice Sand, quelles ctaient Ics affaires de Charles Edmond aupres 

du theatre L 'Odeon? II y avait rcprcsente scs pieces La Florentine en 1855, La Baronne 

en 1871 ct en 1873. C'est Pannee ou Mademoiselle La Quintinie ccdait devant Ics 

exigences dc la censure, qu'Edmond faJsait jouer son Ai'eule... 

II serait pourtant tres injustc d'accuscr lc joumaliste polonais d'avoir eu de 

mauvaiscs intentions envers son amie dc Nohant. Nous rcsscntions, en tant que 

chcrchcurc, Pobligation d'analyser cet incident sous plusieurs angles, tout en rcstant 

impartialc. Bien que dans notrc these nous ayons cssaye dc souligner les qualites dc 

Charles Edmond en tant que patriotc, ecrivain et ami, a cause dc notrc descendance 
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polonaise, nous nc voulions pas innoccntcr I'ccrivain, car Ics fails doivent parlor pour cux 

memes. 

II y a encore beaucoup d'elements qu'il rcstc a decouvrir sur Ics relations entre la 

romanciere francaise et I'ccrivain polonais et qui meritcnt Pattcntion dc la part des 

cherchcurs. Lc mystcre garde a la Bibliotheque Historique dc la Villc dc Paris n'a ete 

resolu ici qu'en partie. Nous nous sommes concentree sur un episode particulier dans 

Phistoire dc Pechangc epistolier des deux amis, meme si cette correspondance est riche 

en d'autres peripctics. Nous esperons que cette etude sera poursuivic et nous sommes 

sure que cela aidcra a une comprehension plus globale de la celcbre romanciere frangaisc 

ainsi qu'a la rehabilitation du dramaturge polonais. 
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Appendices 

r r : Chapitre intitule Mademoiselle La Quintinie d'apres Ics Souvenirs 

Litteraires de Felix Duquesnel 

« En 1872-73, sous la prcsidcncc dc M. Thiers, Jules Simon fut ministrc des beaux-arts, 

avec Saint-Rcnc Taillandicr, d'acadcmiquc mcmoirc, comme secretaire general. Jamais 

administration nc fut plus aimablc, plus Icttrec ct plus courtoisc. Lc ministre semblait 

avoir a crxur d'cvitcr a scs administrcs tout ennui ct tout froissement d'amour-propre, 

oubliant, dans la mesure du possible, Pusagc dc son autorite. Plusieurs cas ccpcndant sc 

prcscntcrcnt, dc delicate solution, pour Icsqucls il fallut des prodigcs dc finesse cl dc 

diplomatic; tel fut cclui dc Mademoiselle La Quintinie, la piece dc George Sand, qui, 

rccue a L'Odeon, n'y fut cependant jamais representee, sans avoir jamais etc intcrditc. 

L'avcnturc est assez piquantc pour meritcr d'etre racontcc, ct trcs a sa place dans ces 

« petits Mcmoircs d'intimitc ». 

(...) La piece, bien coupce, bien faite, n'ctait pas sans intcret, toutefois d'allurc un 

peu sombre ; Ic personnage principal ctait curicux, prcsque nouveau au theatre, quoiquc 

trcs attcnuc, car l'auteur, a desscin, s'ctait cfforcc de Ic scculariscr le plus possible. Mais 

il n'y avait pas a s'y trompcr: c'ctait bien un prclre, ct la soutane passait sous la Icvitc, 

visible quand mcmc. 

Lc role, dans Pintcntion dc l'auteur, ctait destine au comedien Francis Berton, ct 

semblait fait a la mcsurc de son talent; mais au moment ou la piece allait cntrcr en 

repetitions, Berton ctait subitcmcnt devenu fou ; on avait du Pintcmcr chez lc doctcur 

Blanche, ou il mourut quclqucs mois plus tard. Lorsque Jules Simon cut pris, dans hi 
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nouvellc combinaison ministericllc, Ic portcfeuille de Finstruction publiquc et des beaux-

arts, il fut dc nouveau question dc remcttre Mademoiselle La Quintinie en repetitions, 

avec lc comedien Lafontaine, dans le role qui avait du etre cree par Berton. L'auteur, peu 

exigeante et tres facile d'ordinairc, tcnait par exception a sa piece, plus qu'elle n'avait 

tcnu a aucunc autre, ct attcndait avec anxicte qu'elle parut au feu de la rampe, tres 

nerveuse, tres impatientee, comme jamais nous ne Pavions vue. Prevenu par la censure, 

qui existait encore, edulcoree du nom de « commission d'examen », le ministre, inquiet, 

ennuye, avait fait demandcr le manuscrit, qu'il avait lu rapidement. Le cas etait difficile ; 

il Pcut ete pour tout autre ; il 1'etait pour lui plus encore : ministre des beaux-arts, et, en 

ce temps-la, aussi ministre des cultes, il lui etait impossible d'autoriser une piece dont le 

heros etait un pretre amoureux. II n'y avait pas a s'en defendre. D'abord le personnage du 

roman etait connu, et quels que fussent les subterfuges de la piece, c'etait toujours le 

« Tritu ». La situation etait terrible, blessante pour les catholiques ; la representation de la 

piece pouvait oceasionner des scandales, des rixes. On etait en coquetterie avec le 

Vatican, il pouvait en resulter une mpture; bref, le cas etait grave, il fallait a tout prix que 

la piece ne fut pas jouee; il y avait la un danger reel. 

Mais d'un autre cote, comment faire ? On ne pouvait interdire une oeuvre dont 

l'auteur etait tres populaire au quartier latin, cela pouvait donner lieu a des 

manifestations; puis le grand ecrivain avait droit a tous les egards; enfin Jules Simon 

etait intimement lie d'amitie avec George Sand, ce qui creait encore pour lui un obstacle 

personnel, et tout a fait embarrassant. 

Aussi etait-il, comme Pon dit familierement, dans ses plus petits souliers. 
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II s'avisa cependant que le mieux etait d'aller droit a Pennemi et de forcer sur lui; il 

fit done venir a son cabinet le directeur de L'Odeon. Celui-la etait toujours sur la 

defensive, et ne passait pas pour etre d'une obeissance tres passive. 

- Mon cher directeur, dit le ministre, est-ce que vraiment vous comptez jouer la 

piece de Mme Sand, dont voici le manuscrit: Mademoiselle de La Ouintinie ? 

- Assurement. 

Vous croyez au succes ? 

- Je ne sais, monsieur le ministre ; d'habitude je ne crois a rien... qu'au lendemain 

de la premiere representation. 

- La piece est bien dangereuse 1 

- Je ne sais pas. 

- Vous ferez mieux de ne pas la jouer. 

- C'est impossible ; les decors sont faits, les roles sont distribues, Pauteur attend. 

- Oui, Pauteur, c'est lui surtout qui me preoccupe... Croyez-moi, ne jouez pas 

Mademoiselle de La Ouintinie. 

- Est-ce une interdiction ? 

- Dieu m'en preserve ! Interdire une piece de George Sand ! 

- Alors, vous autorisez ? 

- Non. 

- Vous interdisez ? 

- Non. 

- Diable ! Que faites-vous alors ? 
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- Moi, rien ! fit Jules Simon, en souriant malicieusement. Ce n'est pas a moi de 

faire, c'est a vous. Vous etes trop mai in pour ne pas me comprendre a demi-mot. 

- A quart de mot, s'il est necessaire, mais ce que vous me demandez n'est pas 

possible. 

- Je le sais bien ; c'est pour cela que je vous le demande et que j'ai compte sur 

vous. 

Et le ministre, charmant, aimable, seduisant, comme il savait Petre quand il le voulait, 

persuasif, avec une franchise toute cordiale, expliqua au directeur ses angoisses et ses 

embarras, lui dit ses craintes, le priant de lui venir en aide, de le tirer d'un mauvais pas, 

dont le moindre inconvenient pouvait etre de le brouiller a jamais avec une de ses 

meilleures amies. 

La conference - e'en fut une, et de quelle eloquence ! - dura pres d'une heure, 

ininterrompue malgre les entrees de I'huissier de service (...); et le Massillon lai'que -

ainsi que Sainte-Beuve appelait en riant Jules Simon - finit par persuader son auditeur, 

qui se laissa toucher, convertir et convaincre, et sortit en donnant sa parole que la piece 

ne se jouerait pas, qu'on n'aurait pas a Pinterdire, et que George Sand ne saurait jamais 

pourquoi Mademoiselle de La Quintinie n'avait pas ete jouee. 

II s'agissait avant tout de sauver les apparences, d'eviter un scandale probable, et 

d'epargner l'auteur, que tout le monde aimait, un chagrin qui eut ete tres vif. Cela se 

passait au theatre; on eut done recours a des moyens de comedie. Ce fut d'abord le 

premier role qui eut une attaque de goutte ; puis la jeune premiere une attaque de fievre. 

Que sais-je encore ? Chaque fois que la piece allait entrer en repetitions, il y avait 

toujours quelqu'un de malade. 
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- C'est inoui comme cette piece est peu chanceuse ! disait Mme Sand, tres ennuyee, 

mais nc se doutanl dc rien et n'accusant personne. Des qu'on la met en 

repetitions, la maladic s'en mclc. 

Apres quoi, elle ecrivait a Jules Simon: «Je crois bien que Mademoiselle de La 

Quintinie est ensorcelee, et que nous ne la jouerons jamais. Quel ennui ! » 

On gagna le printemps. II etait alors trop tard en saison pour commencer les 

repetitions a nouveau. Mme. Sand partit pour Nohant, et on remit Mademoiselle La 

Quintinie a Pannee suivante. 

L'annee suivante, il y eut autre chose, je ne sais quel obstacle ; puis il fut convenu 

que la reprise de Mauprat precederait les representations de Mademoiselle de La 

Quintinie, et George Sand, qui ne sut jamais la verite vraie, mourut en 1876, sans que sa 

piece, qui ne fut ni autorisee ni interdite, eut vu le feu de la rampe » . 

100 Duquesnel F., Souvenirs Litteraires, Librairie Plon, Paris, 1922, p. 53-60. 
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Hc n , c: Mademoiselle la Ouintinie acte par acte ct scene par scene 

Le general La Quintinie est age de cinquantc ans. Pere dc 1'heroine, Lucie, c'est un 

homme autoritaire et conventionnel qui aimc I'ordre et reconnait Pimportance de Peglise 

catholique dans une vie digne et bien reglee. Sa femme, Madame La Quintinie, est agee 

de trente-huit ans. Elle a eu un amour passionncl de jeunesse pour Fervet (Moreali), qui a 

pourtant rejete ses sentiments. Elle s'est alors mariee par depit avec le general La 

Quintinie. N'etant pas heureuse dans son mariage, elle s'est decidec a entrer au couvent a 

Chambery. Lucie, fille du general et de Madame La Quintinie, a vingt ans et elle veut 

devenir religieuse mais elle ressent un grand amour pour Emile Lemontier qui lui 

demande sa main. 11 y a des obstacles d'ordre religieux qui empechent ce mariage. 

Monsieur de Turdy est le grand-pere de Lucie ; il est athee et n'approuve pas Pintrusion 

de l'eglise dans le menage. II a de la sympathie pour Emtle Lemontier et essaie d'aider sa 

petite-fille dans son projet de mariage. II hait Moreali alias Fervet, presente comme un 

pretre de robe courte (seculier qui est affilie a Peglise et qui a adopte ses dogmes et ses 

opinions). Theologien, autrefois, il etait le directeur de conscience au couvent ou Lucie et 

Henriette faisaient leurs etudes. 11 a fait aussi Pobjet d'un amour passionnel chez la mere 

de Lucie. Son statut social et sa fortune ont change grace a un heritage que lui a laisse son 

pere au moment de sa mort, ce qui lui permet de rivaliser pour la main de Lucie avec 

f t 

Emile Lemontier, amoureux de la jeune fille de vingt-cinq ans. Lc pere d'Emile est un 

philosophe libre penseur qui ne se confonne pas aux dogmes religieux. A cause des 

convictions de son pere qui sont aussi Ics siennes, Emilc doit surmonter beaucoup 

d'obstacles pour obtenir la main de Lucie. La meilleure amie de celle-ci est Henriette, qui 
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est une jcunc fille dc dix-scpt ans, cllc a ctudic au couvent dc Saintc-Cecilc a Paris ct qui 

est la fiancee dc Georges Valmarc. 

Dans lc premier acte, une conversation entre Emilc ct Georges renscigne Ic 

Icctcur sur Pamour du premier pour Lucic ct du second pour Henriette. Madame 

Marsannc informc Emilc que la mere dc Lucic vit cnfcrmee dans un couvent a Chambery 

et qu'elle est considcrce alienee mentalc. Madame Marsannc avcrtit Emilc que lc general 

ne Paceeptera jamais dans sa famille a cause de son impietc. La nuit, Moreali va 

clandestincment dans la chapclle favorite de Lucic pour y laisser une gcrbc dc lys avec un 

ruban signe de son nom ; Emilc observe toutc la scene en cachette. Lucie reagit au nom 

de Moreali car sa mere Pa cvoquc. La jcunc fillc expliquc a Emilc Pimportance qu'a eu 

dans sa vie Fervet (ancicn nom dc Moreali) en tant que guide spirituel qui cxprimait 

envers elle une « affection toutc patcmellc »101. Lucic declare a Emilc qu'elle Pccoutcra 

en maticrc dc foi ct lc Iaissera la guidcr spirituellcmcnt. Moreali se charge de la mission 

dc sauvcr Fame dc Lucic pour la voir se consacrer a Dieu. 

Dans lc dcuxicmc acte, utilisant une ruse, Emilc sc fait conduirc chez Madame La 

Quintinie alias scour Jeanne. Contrairemcnt a cc que prcvoyait Emilc, cllc le recoit avec 

une « curiosite bienveillante »102. Le jcunc homme cherche Papprobation de Madame La 

Quintinie qui est touchec dc scs larmes ct de sa sinccrite, et lui donne Pespoir qu'il 

cpousera sa fille. Moreali va visiter Madame La Quintinie au couvent pour la persuader 

de ne pas marier sa fille avec un jeune antircligicux ; c'est leur premiere rencontre depuis 

la pcriode de la jeunesse. Lucic entre dans la chambre ct reconnait Fervet, elle en est 

101 Sand C , Mademoiselle La Quintinie, Lansman Editeur, Bruxelles, 2004, p. 21. 

" Mademoiselle La Quintinie, p. 21. 
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troublcc. Lc comtc lui explique qu'il a hcritc du nom ct dc la fortune dc son pere italien 

mort quelques mois auparavant. Moreali raconte a Lucie les circonstances dans Icsquelles 

il a connu sa mere avant qu'elle nc sc soit mariee. 11 sc presente comme etant charge 

d'une mission dc la part de Madame de Montreal, la supericure du couvent de Sainte-

Cecile dc Paris (ou Lucie a ctudie), et de toutc la « sainte communaute »103. Lucie, en se 

dcsistant de sa vocation religieuse et en voulant marier un philosophe et un incredule, 

serait en train de susciter un scandale, un « outrage a la religion » et de commettre un 

« peche de revoke »104. D'apres Moreali, qui parle au nom d'autres autorites de Peglise, il 

faut absolumcnt que la jeune fille abandonnc ce projet et rcviennc a la seule voie qui 

puisse la sauvcr: celle dc la religion. Le general arrive au couvent pour demander 

l'opinion de sa femme sur le mariage de leur fille et il y rencontre Moreali qui se presente 

comme professeur dc theologie. Le comte arrive a cveiller dans le general un sentiment 

d'admiration et de confiance, en lui montrant une lettre de Parcheveque qui Phonore 

d'une « affection toute paternelle »H,S. Monsieur La Quintinie demande a Moreali de 

Paider a mettre de I'ordre dans son menage et a recuperer sa femme qui n'a pas su se 

rcmettrc d'une deception amoureuse. Dans sa jeunesse, elle aurait ete dedaignee par un 

petit prestolct, une maniere d'abbe galant qui se destinait a la pretrise tout en etant 

lai'que. ' Comme preuve, le mari possede une lettre de Madame La Quintinie ou elle 

confesse son histoire d'amour infortune a une nonne. Moreali essaie de se detacher du 

nom de Fervet que le general accuse de tous ses malheurs et en memc temps il s'efforce 

m Mademoiselle La Quintinie, p. 32. 

I0'' Mademoiselle La Quintinie, p. 33. 

0 Mademoiselle La Quintinie, p. 40. 

0f' Mademoiselle La Quintinie, p. 41. 
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dc disorudilcr Monsieur Lemontier, dont les ouvragcs sont mis a VIndex a Rome. Lc 

comtc se fachc contrc Madame La Quintinie, il pretend avoir ignore scs sentiments qu'il 

considere une imprudence ct une faiblcssc. Moreali defend a Madame dc quitter le 

couvent ct I'obligc a ccrire une lettre a son pcrc dans laquelle cllc intcrdit lc mariagc dc 

Lucic. La mere defend a Lucie dc reveler la double idcntilc dc Fcrvct-Moreali a qui que 

cc soit. 

Quand lc troisieme acte commence Lucic sc sent envahic par la presence ct Ics 

convictions de Moreali. Elle se mcfic dc lui ct dc scs intentions tandis qu'il adoptc lc role 

de victimc. Moreali reussit a obtenir dc Lucic deux promesscs : Emilc lui permcttra dc 

pratiquer librement sa foi ct elle ira sojourner une scmainc au couvent avec sa mere ct 

rcccvra Ics visitcs du comtc tous Ics jours. II cssaic dc convaincre la jcunc fille de sc 

cloitrcr ct lui promet dc faire la mcmc chose de son cote. Mademoiselle Lucic rejette 

cette proposition ct declare la guerre a cet homme. Moreali montrc au general plusieurs 

cxcmplaircs du journal L'Orthodoxe (nom fictif qu'utilise Sand pour cvoqucr une presse 

d'opposition a la religion catholique), ou Monsieur Lemontier a public des articles 

critiquant Ics institutions ct Ics dogmes catholiques, cc qui predispose negativement lc 

pere de Lucie. Le comtc fait scmblant d'avoir la promcsse dc Madame La Quintinie 

qu'elle reviendra a la maison lorsque son mari dctruira la Icltrc qui la compromet. 

Monsieur de Turdy est tres hostile ct mcfiant envers Moreali. Lc grand-pere dc Lucic et 

Emile comprenncnt lc role fatal dc cet intrus dans les plans dc mariagc dc Lucic. Ils 

soup?onnent que le comte nc soit un Tartuffe cache ou, ce qui est pire, un fanatiquc sans 

remedc. Henriette rcconnait Fervet en Moreali et lc grand-pcrc de Lucic fait une 

depression ncrvcusc. 
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Dans le quatriemc acte, Monsieur dc Turdy veut ebasser cclui qui a mine Ic 

mariage de sa fille et qui maintenant porte atteinte au bonheur dc sa pctitc-fillc. Moreali 

jouc toujours Ic role d'intermediaire entre Ic general ct Emilc : il pretend que pour marier 

Lucie, lc jcunc homme doit rcnonccr a son nom dc famille ct adopter cclui de sa future 

cpousc. Emile ct Georges accuscnt Moreali d'etre amoureux dc Lucic ct Pcngagcnt a 

prendre un parti ct a aspircr ouvcrtcment a la main de la jcunc fillc. En mcmc temps, 

Emile propose un duel au comtc qui accepte. Moreali exprime son amour a Lucic, il veut 

allcr au couvent avec cllc ct il lui dcmandc de choisir entre lui ct Emilc. La jcunc fillc ne 

croit pas a la sinceritc dc Fervet, elle pense qu'il est encore en train d'utiliscr des 

strategics pour fa dissuader dc scs projets. Moreali culpabilise Lucic dc l'avoir « scduit, 

fascine, [d'etre] le piege, la femme, Penfer » . Lc grand-pere informe son gendre dc la 

vraie identite de Moreali, le general est furicux ct veut tucr Fervet, il lc provoque en duel. 

Le cinquicme acte commence par la scene suivante : Ic duel fini, Moreali est 

blessc et parlc avec Emile qui a etc son temoin. Lc jeune homme fait I'eloge du courage 

et de la dignitc que le comtc a montrcs lors du duel avec lc general. Pour sa part, le pere 

accuse Lucie de lui avoir cache I'identitc de Fervet, il veut allcr devant les tribunaux pour 

demasquer Moreali et se servir de la lettre de Madame La Quintinie comme preuve. 

Lucie lutte pour defendre Phonneur de sa mere. Dans sa rage, le general jette sa fillc par 

tcrre, puis la releve ct la rassure sur son amour ct Pamour qu'il garde pour sa femme. 

Moreali veut convaincre Madame La Quintinie de dctruire la lettre mais elle ne cede plus 

a scs ordres, elle comprend son infiuencc nefaste. 11 a fait d'elle un « etre miserable, un 

fantome de mere et d'epousc, ni perdue ni sauvee, un objct dc mefiance ct d'effroi, un 

10 Mademoiselle La Quintinie, p. 76. 
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rcmords vivant »I()H et cllc cxigc qu'il nc sc mclc plus des affaires dc la famille. Madame 

veut rcvcnir a la maison ct rcparcr tout lc mai que son isolcmcnt ct son absence a 

occasionnc a son mari ct a sa fillc. A son tour, Fervet Paccusc dc n'avoir etc ni innoccnlc 

ni chaste mais « faible comme Eve » ct d'avoir cu une « imagination maladc » ct il veut 

la faire en former de nouveau au couvent. Lucic arrive, cllc souhaitc lout pardonncr a 

Fervet, il lui inspire dc la pitie. II sc justific en disant qu'il a dcdic toute sa vie a Dicu et 

qu'il nc pcut pas ctrc injustcmctit jugc pour un moment dc faiblcssc. La fillc promet dc 

pricr afin qu'il trouve la vraie lumiere. Moreali rcstc seul, il fait des reproches a Dieu qui 

n'est pas bon car il nc Pa pas sccouru, Pa abandonne ct Pa livrc a Pennemi.109. Emile, 

Georges ct Anionic le retrouvent mort. 

I0!t Mademoiselle La Quintinie, p. 91. 

1 Mademoiselle La Quintinie, p. 94-95. 
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