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and Alistair Rollt

"Merde ir la fin! L'6crivain,
c'est vous ou ctest moi?tt:

J.* de rdles dans
Hlgiine de I'assasiln
d'Am6lie Nothombl

En 1992 padt Lllgiine de lAtvssin, premier roman publi6 de

l'6crivaine belge i succds Am6lie Nothomb' Depuis, onze livres

ont paru et ont fait de leur auteure un ph6nomdne de l'6dition
courtis6 par les m6dias, alors m6me qu'elle d6nongait dans ce

premier livte les faux semblants du monde littdraire. Par un
second paradoxe, ce premier livre, en fait son onzidme selon ses

dires, a 6t6. rcjetl. par le "pape" de Gallimard Philippe Sollers

cornme une supercherie perp6tr6e par un confrdre aigri,z quand la

novice Nothomb r6glait d6ji ses comptes avec l'institution
litt6raire en mettant aux prises une jeune journaliste et un prix
Nobel de litt6rature, monument de misogynie i l'agonie.

Le canctdre autofictionnel de I'ceuvre de Nothomb a

souvent 6t6 soulign6 m6me si, conlme nous le rappelle H6ldne

Jaccomard, "malgr6 des d6clarations de I'auteur visant i brouiller
les geffes, la distinction entre autobiographie et fiction
nothombierules ne fait aucun doute".3 Vu les paradoxes qui
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s'6tonnera gudre que c'est dans
nb choisit d'interroger ce que
autobiographique. En effet, au

: lectrice force un auteur i
autobiographique - et non
roman laiss6 inachev6, dans le
tous les deux des personnages.

vie et le roman de son auteur,

que un processus performatif
:e auteuf et lecteur.4 La lectrice
, avec 1'6crivain et met le point
:on dont les personnages de

rs des autres et deviennent un

lualifier de rduercible, sans pour
, sont misogynes et les femmes

Je sa fiction i avoir des ttaits
ographie i 6tre fictive sans que

rccomard,85).
Je pnme abord est la mise en

4rasin de I'acte d'6crire et de

:rons comment l'auteur et sa

l'6criture et de lecture au point
ndant, on ne saurait dire qu'il y
res : l'6criture et la lecfure font
s deux actes abandonnent leur
: ni circulaire ni lin6aire mais les

ninologie de Barthes, ni lisible,
:ur, ni scriptible, avec un sens

:s deux i torus de r6le. Sa

rient Gilles Deleuze et F6lix
t6 mais i son h6t6rog6n6it6; car
/erses approches critiques, du

)s i f intertextualtt6 de Julia
Hlgiine de lAssarin se termine
nc i d6montrer non seulement
se situe dans un r6seau fait de

:s th6oriques - mais que le seul

a communication rhizomatique

qui relie ces textes. Poru que l'on puisse dire d'un texte qu'il
fonctionne comme wt Corpt rarc Organeq c'est-i-dire qu'il est fait
d'organes sans 6tre un organisme, il faudrait qu'il existe sans les

strates "[...] qri [e] ligotent le plus directement: I'organisme, la
signifiance et la subjectivaion" (DC,1,91. La malice d'Hlgiine de

lAuarin est telle que le texte r6ussit i se lib6rer de toute rigiditd,
de toute possibilrt6 d'une lecture fasciste qui voudrait qw'tl ueaille

dire ceci oa ce/a, tout en mettant en valeut sa d6stratification; ses

deux personnages chetchent l'un aprds l'autre soit i donner une
lecture stratifiante - c'est \e "tistu cancdreux de la signifrance, un
corps bourgeonnant du despote qui bloque toute circulation des

signes" (DC, 207), i I'image de l'6crivain tyrannique d'Hlgiine de

lAtsasin atteint d'un cancer des cartilages - soit i vider le texte,
r6sultat d'une "d6stratification trop violente" (DG,202), ce qui se

produit lorsqu'on abandonne une lecture stratifi6e en niant
soudain qu'aucune signification puisse exister.s L'obiectif de cet
article sera pr6cis6ment d'analyser la fagon dont Hlgiine de

lAtmrin exploite ces strates pour frnalement offtit i ses lecteurs
une possibil.td d'appr6hender son rhizome, et de li de voir
comment d'auttes textes dans ce m6me r6seau peuvent €tre relus.

Les deux personnages principaux sont un c6ldbre auteru
regorgeant de fatuit6 et urie jeune journaliste fi.rire de ses capacit6s
de lectrice. Au cours du roman, Pr6textat Tach, celui qui incarne
le pouvoir de I'auteuq et Nina, celle qui pr6tend d6tenir la vdritd
de son texte, se livreront i une joute verbale puis colporelle pour
se disputer les droits d'auteut et d'interpr6tation d'un roman qui
s'appelle 6galement lTlgiine de l'arat.tin. Vu la mise en abyme sur
laquelle le roman est fond6, cette lutte pour le pouvoir du texte,
qui se termine par la mort de Tach des mains m6mes de sa

lectrice, devient n6cessairement une m6taphore des actes de lire et
d'6crire : le lecteur ne peut que s'engager dans une lutte paralldle
par rapport i l'auteur de I'autre Hlgiine de l'arasin, i savoir Am6lie
Nothomb elle-m€me. Lire Am6lie Nothomb inspire toujours chez
le lecteur une confusion des sentiments : alors qu'on se r6gale de
l'humour gringant et de la dext6rit6 de I'intrigue - toujours
ing6nieusement tiss6e - on est en m€me temps conscient d'un
arridre-gorit d'humiliation, car en fin de compte c'est nous, ses

lecteurs, qui sommes vis6s par son insulte de pr6dilection :
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margaitar ante pzrclr. Am6lie jette ses pedes et on finit toujours par
poser la m6me question : ai-je compris de quoi il s'agit? Et nous
voili au ct::w d'Hlgiine de I'atvrin oi c'est justement de quoi il
s'agit qui est mis en cause. Dans notre recherche de v6rit6, on
6treint le texte jusqu'i ce qu'il s'6croule entre nos mains. La
victoire de Nina, que lui vaut sa d6couverte du sens du roman, est

obtenue par un interrogatoire quasi policier jusqu'i I'aveu de

I'6crivain. Mais en prouvant que le roman est une ceuvre

d'autobiographie et que son auteur est ufl assassin, elle devient i
son tour et i la fois protagoniste de l'cuvre de Tach, auteur de sa

"fm" et donc assassin.

Am6lie Nothomb choisit pour clore son premier roman une
fin des plus ambigu€s. En effet, Hlgiine de I'araxin, par cette

cl6ture qui n'en est pas une, se d6finit sous le signe du paradoxe.

D'abord cette fin scelle le roman, I'enfermant dans un r6cit
circulaire.6 Ainsi I'assassinat de Pr6textat Tach a-t-il pour r6sultat
que ses cuvres, et notamment Hlgiine de /'artarin, atteignent le

statut de litt6rature classique, statut qui est le pr6texte sur lequel le

roman est fond6 : les journalistes dont les entretiens avec Tach
ouvfent le r6cit se ruent chez l'immense auteur mourant pour la

seule raison de sa c6l6brit6, sans avoir pour autant lu son ceuvre.

"Un bon 6crivain est de plus en plus en France un 6crivain mort.
Mieux peut-6tre, un 6crivain qui sait assez bien faire le mort de

son vivant", 6cnt Jean-Pierre Salgas en 1.997.7 Et on doit croire
que ce n'est pas innocemment que lTlgiine de I'auarin finit par
devenir un classique; c'est bien sa circularit6 qui fait de ce roman
un texte classique dans le sens que Roland Barthes attribue au

terme dans S f Z, selon lequel il devient le type m6me du lisible. Le
texte lisible est uo produit, un texte transparent, qui a un sens qui
lui est conf6r6 par son auteur et qui est pergu par son lecteur.
Cette "consornmation" du texte litt6raire, d6nonc6e par Barthes,
est soulign6e par Tach qui se moque des lectures m6taphoriques
toutes faites et des succds fond6s sur la r6putation, sans

confrontation r6elle i I'ceuvre. Atnst, ITlgiine de l'auarin ne nait pas

Iisible sous la plume d'un auteur omnipotent; bien au contrai-re, il
devient lisible, il est rendu lisible par le travail de son lecteur. C'est
le lecteur qui est responsable de la production du lisible. Le lecteur

- en l'occurrence une lectrice - s'octroie le droit de lire i sa guise

- c'est-i-dire d'6crire ou de r66crir
s'y soumettre, en lui accordant le t
En se servant du trope de la mise
livre dans le cercle herm6tique du
sorte que la conclusion (du livre
I'assatsin) est mise en scdne i I'in
mdme nom et qui, luj, est complet
fait toujours devant un t6moin ext(
texte en raison de la circularit6
responsable, i savoir le lecteur
Nothomb. Ne pourrait-on pas su

roman qui fait un pas en dehors
lecteru, cet 6l6ment extradi6g6tiq
cercle vicieux aspire le lecteur por
plus complet qu'un roman qui trait
Et en m6me temps, quoi de plus
qui exige ull retour en arridre per:
relectures? "[Ce texte id6al], con
cofiunericement; i.l e st r6versi,ble. "8

Hlgiine de l'arasin, par le f
sujet i deux forces oppos6es : tout
il se d6ploie au-deli de ses propres
un classique Hlgiine de l'axat.rin est
demande aussi i 6tre relu, ce qui er

ne signifie toutefois ni s'imposer d
d6lirniter le potentiel du texte. C,

SlZ,lke plusieurs textes une seule

m6me eil critique; c'est les soumr
refuser la polys6mie qui est inn(
n6gligent de relire s'obligent i lire 

1

22-23). Relire un texte en fait rer

avec lui-m6me, mais sa diff6renc

Johnson, la diff6rence dont il s'agit
texte d'un autre (la seule que possi
laisse enfermer dans sa circularit6)
de lui-m6me.e Un roman gd, pa
oblige son lecteur i le relire doit fo;
infini de relectutes diffdrentes.
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ses perles et on finit toujours par
:ompris de quoi il s'agrt? Et nous
sin oi c'est justement de quoi il
ns notre recherche de v6rit6, on
I s'6croule efltre nos mains. La
d6couverte du sens du roman, est

quasi policier jusqu') I'aveu de

que le roman est une ceuvre

eur est un assassin, elle devient i
: de I'euvre de Tach, auteur de sa

>our clore son premier roman une

et, Hlgiine de l'asrarin, par cette

d6finit sous le signe du paradoxe.
man, I'enfermant dans un r6cit
Pr6textat Tach a-t-il pour r6sultat
Hlgiine de l'atrurin, atteignent le

tut qui est le pr6texte sur lequel le

:es dont les entretiens avec Tach
immense auteuf mourant pour la
; avoir pour autant lu son ceuvre.

plus en France un 6crivain mort.
i sait assez bien faire le mort de

rlgas en 1997.7 Et on doit croire
que Hlgiine de l'anarin finit par

sa circularit6 qui fait de ce roman
que Roland Barthes attribue au

.evient le type m6me du lisible. Le
:xte transparent, qui a un sens qui
et qui est pergu par son lecteur.
: Ltt6raire, d6nonc6e par Barthes,
roque des lectures m6taphoriques
fond6s sur la r6putation, sans

insi, Hlgiine de l'arasin ne nait pas
'omnipotent; bien au contraire, il
par le travail de son lecteut. C'est

la production du lisible. Le lecteur
s'octroie le droit de lire i sa guise
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- c'est-i-dire d'6crire ou de 66crire le texte - et l'auteur firut par
s'y soumettre, en lui accordant le tjtre de lecteur digne de ce nom.
En se servant du tfope de la mise en abyme pour (en)fermer son

livre dans le cercle herm6tique du lisible, Am6lie Nothomb fait en

sorte que la conclusion (du livre inachev€ de Tach, ITlgiine de

/'a.rsatin) est mise en scdne i I'int6rieur d'un texte qui porte le
m6me nom et qu1 lui, est complet; Ia lecture que Nina effectue se

fait toujours devant un t6moin ext6rieur, bien qu'incolpor6 dans le

texte en raison de la circularit6 du r6cit dont il est lui-m6me
responsable, ) savoir le lecteur d'Hlgiine de l'assatsin d'Am6lie
Nothomb. Ne pourrait-on pas sugg6rer qu'il ne s'agit pas d'un
romafl qui fait un pas en dehors de lui-mdme pour aller vers le

lecteur, cet 6l6ment extradi6g6tique, mais d'un roman dont le

cercle vicieux aspire le lecteur pour mieux I'int6rioriser? Quoi de

plus complet qu'un roman qui traite de I'acte d'achever un romanl
Et en m6me temps, quoi de plus ouvert qu'un roman circulaire
qui exige un retorr en arridre permanent dans un cycle infini de

relectures? "[Ce texte id6al], comme a dit Barthes, n'a pas de

cornmencement; il est r6versible."8
Hlgiine de'I'asaxin, par le fait mdme de sa circuladt6, est

sujet ) deux forces oppos6es : tout en se refermant sur lui-m6me,

il se d6ploie au-deli de ses propres pages. On a vu qu'en devenant
un classique Hlgiine de l'ararin est plac6 sous le signe du lisible. Il
demande aussi i 6tre telu, ce qui est la marque du litt6raire. Relire
ne signifie toutefois ni s'imposer des limites en tant que lecteur ni
d6limiter le potentiel du texte. Comme l'explique Barthes dans

S/Z,lte plusieurs textes une seule fois dquivaut i, les voir tous du
m6me eil cdtique; c'est les soumettre ) sa propre vision et leur
refuser la polys6mie qui est inn6e en toute ceuvre: "ceux qui
n6gligent de relire s'obligent i lire partout la m€me historte" (S f Z,

22-23). Relire un texte en fait ressortir non pas sa coincidence
avec lui-m€me, mais sa diff6rence. Comme l'explique Batbata

Johnson, la diff6rence dont il s'agit n'est pas celle qui distingue un
texte d'un aute (la seule que possdde lllgiine de l'assasin si I'on se

laisse enfermer dans sa circularit6) mais bien celle qui le distingue
de lui-m€me.e Un roman gd, ptr sa forme en cercle vicieux,
oblige son lecteur i Ie relire doit forc6ment s'exposet i un nombre
infini de relectures diff6rentes.
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Le point de vue adopt6 par Nina au d6but de I'histoire
rappelle cette prise de pouvoir de la part du lecteur : elle soutient
que toutes les lectures sont l6gitimes: "N'y a-t-il pas lieu de se

r6jouir qu'il y ait autant de lectures qu'il y a de lecteurs?"lo Cet
argument justifie sa propre intelpr6tation d'Hlgiine de I'auarin,
interpr6tation litt6rale et brutale qui fait du livre l'aveu d'un
meurtder. Nina cr6ature et persoonage, devient aussi productrice
du sens du texte et du texte lui-m6me en terminant le roman
inachev6. Elle est i la fois personnage qui ob6it au cr6ateur Tach
et maitre d'euvre de la hn du roman; "La crlatvte s'ex6cuta avec
effort" et, plus loin, "la journaliste s'ex6cuta sans bavure", 6ctit
Nothomb i la fin du livre quand elle 6voque la mort de Tach. Est
ainsi mrs en avant l'aspect scriptible du texte dont Barthes veut
investir le litt6raire et "fake du lecteur, non plus un
consommateur, mais un producteur du texte [alors que] notre
litt6rature est marqu6e par le divorce impitoyable que l'institution
litt6raire maintient entre le fabricant et I'usager dt texte" (S f Z,
10). Cela rappelle les analyses d'Umberto Eco dans ltctor in
Fabala, qui voit dans le texte un tissu de non-dits qui doivent 6tre
remplis par le lecteur, qui se met en danger quand il entreprend le
processus de lecture d'un grand texte.11 La th6orie des cartilages
de Tach, qui dit que le texte est "un gigantesque cartilage verbal"
(11A,1.54), renvoie i la fois i l'id6e de trame inteme du r6cit et i
celle de liens intertextuels agenc6s par la lecture.

L'intertextualit6 telle que Michael Riffaterre la d6finit
d6couie logiquement du concept de la pluralit6 du texte que nous
offrent, entre autres, Barthes, dans Sf Z, et Julia IGisteva, dans
SdndiotikiJ2 Tandis que IGisteva considdre que tous les textes
rejoignent un seul texte au singulier au sein duquel tous les

6l6ments communiquent entre eux par le moyen de ce qu'elle
appelle I'intertextualit6, fuffaterre accorde ) chaque texte sa part
d'autonomie mais localise le site de production de sens au niveau
de l'interface entre le texte et le lecteur. Selon Riffaterre, chaque
lecteur apporte au texte une trace de tout ce q.r'il a lu
pr6alablement; ce lecteur trouvera donc les liens entre un texte et
ses intertextes i la seule condition d'avoir lu ces derniers.
L'important dans le travail de Riffaterre, en ce qui conceme notJe
lecture d'L71giine de I'atvrin, est que cette th6orie de I'interfdrence

de diff6rents textes permette au le
reliant deux textes sans tenir cor
date de publication respective; c'er

travers un intertexte q"i l"i est ult(
influencer sa production au nivez
d6veloppe une th6orie similaire qu'

Au cours de l'histoire, suite
6changes verbaux et i I'impulsion
Tach et Nina se tendent compte c

cartilages du cou - la strangulati
l'assassin dans le roman inachev6
Tach meurt qui est connu sous le :

Les cartilages deviennent une mi
lecture qui permet i Tach d'appr6l
s'ag'issait d'une s6rie de textes reli(
"lecture cattilag'ineuse" I'aide a

diff6rents textes qu'il a 6crits et le
revient au m6me pour l'homme c

expliquet les uns i travers les aut
chainon manquant, articulations
d'aller de I'arridre vers I'avant mair
(HA, 153). Ce n'est aufte qu'une
pousse le lecteur i chercher les pr
l'assassin dans d'autres textes, qu'ils
celui-ci. La d6couverte de Nina pe

de la r6v6ladon d'une communi
version inachev6e d'IJlgiine de l'ara
(et/ou Tach); on peut lire aussi dar
jeune amante de Tach, un signe pr
va commettre sur le colp(u)s de Ta

sa lechrre du texte, et dorrc du pasr
une 6criture d'Hlgiine de I'astassin.

celui de Tach et celui de Nina (or
I'un dans I'autte.

Alors que ce rapprochemen.
pour effet de resserrer le cercle
strangulation critique, il renvoie au
manidre de Nina, qui a trouv6 la cl

tI
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par Nina au d6but de I'histoire
e la part du lecteur : elle soutient
times: "N'y a-t-il pas lieu de se

rres qu'il y a de lecteurs?"lo Cet
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de diff6rents textes permette au lecteur de voir de I'intertextualit6
reliant deux textes sans tenir compte de la chronologie de leur

date de publication respective; c'est dire qu'un texte peut se lire i
travers un intertexte qui lui est ult6rieur, sans que ce dernier ait pu
influencer sa production au niveau de l'6criture. Pr6textat Tach
d6veloppe une th6orie similaire qu'il nomme "les cartilages"'

Au cours de I'histohe, suite i l'intensit6 croissante de leurs

6changes verbaux et i I'impulsion vers un d6nouement physique,

Tach et Nina se rendent compte de l'analogie entre la torsion des

cartilages du cou - la strangulation 6tant le mode d'action de

l'assassin dans le roman inachev6 de Tach - et le syndrome dont
Tach meurt qui est connu sous le nom du "cancer des caftilages".

Les cartilages deviennent une m6taphore pour une pratique de

lecture qui permet i Tach d'appr6hender sa ptoPre vie comme s'il
s'agissait d'une s6rie de textes reli6s les uns aux autres. Ainsi une

"lecture cartilagineuse" I'aide i comprendre comment les

diffdrents textes qu'il a 6crits et les actes qu'il a commis - ce qui
revient au m6me pour I'homme de lettres qu'il est - se laissent

expliquet les uns i travers les autres: "p]es cartilages sont mon
chainon manquant, articulations ambivalentes qui permettent
d'aller de I'arridre vers l'avant mais aussi de l'avant vers I'arridre"
(IfA, 153). Ce n'est aufte qu'une th6orie de I'intertextualit6 qui
pousse le lecteur i chercher les preuves de sa lecture d'Hlgiine de

I'assatin dans d'autres textes, qu'ils soient ant6rieurs ou ult6rieurs i
celui-ci. La ddcouverte de Nina peut se comprendre dans le sens

de la r6v6lation d'une communication intertextuelle reliant la

version inachev6e d'Hlgiine de l'ararin i un texte qu'await lu Nina
(et/ou Tach); on peut lire aussi dans I'assassinat de L6opoldiae, la
jeune amante de Tach, un signe prol6ptique du meurtre que Nina
va cornmettre sur le corp(u)s de Tach. Cartdagineusement parlant,

sa lecture du texte, et donc du pass6 de Tach, est en m6me temPs

une 6criture d'LIlgiine de l'aaarin. Les deux versions du roman,
celui de Tach et celui de Nina (ou de Nothomb), se prolongent
I'un dans I'autre.

Alors que ce rapprochement des actes de lire et d'6crire a

pour effet de resserrer le cercle dans lequel se pratique cette
strangulation critique, il renvoie aussi i I'extdrieur du roman. A la
manidre de Nina, qui a trouv6 la cl6 de sa lecture dans une image
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(en l'occurrence une photographie qu'elle avait imagin6e, ce qui
souligne encore Ia valeur plac6e par Nothomb sur la cr6ativit6 de

I'interpr6tation du texte scriptible), nous autres lecteurs sommes
invit6s i fonder notre lecture sru une image qui nous est offerte
par Tach. Il est tentant d'examiner la lign6e littdraire dans laquelle
s'inscrit Hlgiine de l'asatsin. Et il est en effet possible de d6couvrir
des avatars ant6rieurs qui ressemblent si fort i la scdne de

I'assassinat de L6opoldine que I'on serait tent6 de pader, i l'instar
de Riffaterre, d"'intertexte s obligatoire s". 1 3

Les deux lignes qui enserrent le texte dans une boucle
rdvdlent une strat6gie textuelle qui est colnmufle aussi au roman
noir:

Quand il fut de notori6t6 publique que I'immense 6crivain
Pr6textat Tach mourrait dans les deux mois, des journalistes

du monde entier sollicitdrent des entretiens privds avec

l'octogdnaire . (IIA, 7)

Il y eut, suite i cet incident, une v6ritable ru6e sur les

euvres de Prdtextat Tach. Dix ans plus tard, il 6tait un
classique. (1IA,1.81)

Le texte s'insdre d'embl6e et de manidre irr6m6diable dans

ufl contexte de mort : I'ouverture ne laisse pr6sager qu'une seule

fin. Les dernidres lignes peuvent aussi nous lancet sur la piste du
romafl noir dans la mesure oi elles racontent l'histoire de Ia
mont6e en popularit6 des romans aux titres violents de Tach qui
aboutissent i son inclusion parmi les classiques de la litt6rature
frangaise. Cette histoire est aussi celle des polars qui prennent
d'assaut les librakies frangaises d'aprds-guerre. Tach lui-m6me,
dont on apprend que C6line est son 6crivain pft.f6.t6, loue les

qualit6s des premiers auteurs frangais du roman noir: "On n'est
jamais le mdme aprds avoir lu un livre, fiit-il aussi modeste qu'un
L6o Malet : ga vous change un L6o Malet" (IfA, 57). En effet, la

liste des titres de Pr6textat Tach ne serait pas d6plac6e dans la
c6ldbre s6tie de Marcel Duhamel. Par ailleurs, sa th6orie sur le
succds de ses romans peut se lire comme une explication de celui
de la S6rie Noire qui est n6e en 1945:

En fait, mon grand succds a

En 7945, a d6but6 la gran
non, les geris ont senti c

reprocher. Alors ils sont tor
ont d6cid6 que ce serait une
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qu'il 6trangle par la suite. La scdr

Ben vers la chaise 6lectrique a lieu
une vue de l'assassinat qui est tou

par la photographie qu'imagine I
mouvements gracieux de Dora qui

Je la voyais ftler entre deux

C'6tait joli et bien 16916 [.,.]
ne savais pas encore cofrme

.pas, Maat. C'est ga qui a tou'

En lisant ce passage de pr,

destructeur de Ben n'est pas quelc

I'ordre et la r6gularit€ de ce qu'il <
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hie qu'elle avait imagin6e, ce qui
par Nothomb sur la cr6ativit6 de

le), nous autres lecteurs sofirrnes

rr une image qui nous est offerte
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est en effet possible de ddcouvrir
;emblent si fort i la scdne de

rn serait tent6 de parler, i l'instar
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:rrent le texte dans une boucle

1ui est comtnune aussi au roman

publique que I'immense 6crivain

rns les deux mois, des journalistes

lrent des entretiens priv6s avec

dent, une v6ritable ru6e sur les

r. Dix ans plus tard, il 6tait un

et de manidre irr6m6diable dans

re ne laisse pr6sager qu'une seule

: aussi nous lancer sut la piste du
t elles racontent I'histoire de la
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st son 6crivain pr6f6r6, loue les
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En fait, mon grand succds a commenc6 aprds la guerre. [.. ']
E,n 1945, a d6but6 la grande expiation : confus6ment ou
non, les gens ont senti qu'ils avaient des choses i se

reprocher. Alors ils sont tomb6s sur mes romans [,..] et ils
ont d6cid6 que ce serait une punition i la d6mesure de leur
bassesse. (HA,58)

Les lecteurs frangais de ces ann6es qui restaient noires,

nonobstant la Lib6ration, ne voulaient plus de ces h6ros

enfourchant des destriers blancs; ils ne voulaient plus de r6ponses

faciles ni de solutions claires. Ils cherchaient une litt€rature qui
refldte l'existence tortur6e qu'ils avaient v6cue, une litt6rahrre
obscure ou le bon et le mauvais se confondent dans le gris.

Le pr6d6cesseur de Tach devrait 6tre un 6trangleur,
impotent de pr6fdrence. En outre, l'utilisation de ses mains devrait
lui procruer un plaisir intense. Et le texte dont sort cet individu
sinistre devrait tisset l'amour, le sexe et la strangulation dans une

histoire consciente de sa litt6tarit6. Il ne devrait pas nous
surprendre outre mesure qu'un tel personnage se trouve dans le
premier titre de la S6rie Noire i 6tre sign6 par un auteur frangais.

Ben Sweed, l'6trangleur redoutable de La Mort et I'ange (1.948) de

Terry Stewart, alias Serge Arcoudt, est rendu impotent suite i un
accident survenu lors de sa jeunesse; il a sa premidre exp6dence

du plaisir sexuel quand il se lie d'amrti6 avec Dora, belle jeune fille
qu'il 6trangle par la suite. La scdne de strangulation qui projette
Ben vers la chaise 6lectrique a lieu dans I'eau; elle donne au lecteur
une vue de l'assassinat qui est toute aussi claire que celle fournie
par la photographie qu'imagine Nina. Ben est hypnotis6 par les

mouvements gracieux de Dora qui nage devant lui:

Je la voyars filer entre deux eaux cornrne un saumon. [...]
C'6tait joli et bien 16916 [...] Qa me touchait de la vor et je
ne savais pas encore comment viendtait la fin... Je ne savais

pas, Maat. C'est ga qui a tout cass€.1a

En lisant ce passage de prds, on comprend que I'instinct
destructew de Ben fl'est pas quelque chose d'inn6; ce sorit plut6t
I'ordre et la r6gularit6 de ce qu'il observe qui l'attirent. Le besoin
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de tuer qui en d6coule est le r6sultat du d6sir de conceptualiser
cette s6quence de mouvements, de la doter de la perfection d'un
acte accompli : en tuant Dora, Ben la p6trifie dans le temps, lui
attribuant ainsi la findit6 d'un roman; il fait d'elle un texte dont la
seule d6frnition d6pend de sa propre fin. Ce concept de la
n6cessit6 int6rieure est c6l6br6 dans le roman noir au point d'en
devenir I'6l6ment le plus caract6ristique et le plus frappant de
I'inrigue. Il n'y a dans La Mort et l'ange aucune issue autre que la
mort du h6ros qui se voue i cette destin6e dds les premidres
pages. Le besoin que ressent Pr6textat Tach de sigoer de sa main
la mort de Ldopoldrne, de savoir i quel moment pr6cis elle
s'achdvera, est g6n6r6 par le m6me d6sir de d6tenir le pouvoir de
I'auteur. La mise en scdne est aussi identique dans les deux
romans; I'acte s'accomplit dans un m6me 6tang tranquille. La
strangulation qui suit correspond i une seule danse macabre avec,
dans Hlgiine de l'asnrin, une suggestion des rites trds forrnalis6es
d'un acte amoufeux:

Dds I'instant oi la mort fut d6cr6t6e, I'Eden [...] nous fut
rendu pour trois minutes. Nous 6tions absolument
conscients de n'en avoir plus que pour cent quatre-vingts
secondes 6d6niques, il fallait donc bien faire les choses, et
nous les fimes bien. (LIA,149)

Pourquoi tue-t-il sa jeune compagne? Le mobile est 6vident
: il s'agit de donner i sa vie tout I'ordre du d6terminisme
romanesque. C'est pour connaitre l'inspiration de sa m6thode qu'il
est utile d'analyser I'interf6rence ente Hlgiine de I'asntin et le texte
de Terry Stewart. Lorsque Nina lui pose la question sur le choix
de la strangulation, Tach r6pond que cette m6thode lui a 6pargn6
une r6f6rence i la noyade de la fille de Victor Hugo. La r6plique
de Nina est des plus logiques: "Vous avez donc renonc6 i la
noyade pour 6viter une r6f6rence. Mais le choix de la strangulation
vous exposait i d'autres r6f6rences" (17A, I50). En admettant que
la litt6rature ne manque pas d'6trangleurs - on peut penser i
Lenny de Det Sourb et det hommer, par exemple - Tach explique que
c'est la beaut6 du cou de L6opoldine qui a motiv6 sa d6cision de
s'y prendre de cette fagon. Ceci fait encore penser d La Mort et

l'ange otr la beautd d'une femme e

partie de son anatomie.ls Or, le

L6opoldine, avoue, en consid6rar
r6trospectif, que sa victime est
mains. En effet, Ben Sweed prer
rem6morer cette premidre sttang'
peine d6fendue, Dora [...] C'es
Maat" ( [A,48).

La justification que ces deu
et Tach I'explique en termes clairs
leur victime mieux que cette (

Etrangler est alors non seulemer
synonyme de connaltre et, par extr
Nina 6tranglera Tach d'une mai
aimera une femme dont il (

d'6trangleur. En suivant le princil
fond6e la lecture cartilagineuse, J

relire un romafl c6ldbre cit6 par T
grands 6crivains. La r6demption,
Tach et Ben trouvent dans I
Roquentin, dans L.a Nausie de Sa

Therc Da1r.
Tach met trois minutes i 6

la dur6e traditionnelle d'un eruegis
c'est en r6ponse i une vision traur
geste a pour dessein de chasse

fortement i la naus6e de Roque
cherche i se mettre i l'abri du m
m6me, dans le sanctuaire des forrr
de I'art. Une lecture "f6ministe" nr

s'ag'it d'emp6cher la jeune filie c

potentielle de vie, donc en cor

cr6ation litt6raire essentiellement
attributs essentiels requis : une bi
effet pour Tactq la nausde surgit d
L6opoldrne dont la menstruation r

devant lui. On peut noter ef
mouvements de L6opoldine soier
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sultat du d6sir de conceptualiser
de Ia doter de la perfection d'un
3en la p6trifre dans le temps, lui
man; il fait d'elle un texte dont la
propre fin. Ce concept de la

ans le roman noir au point d'en
6ristique et le plus frappant de

i /'ange aucune issue autre que la
sette destin6e dds les premidres
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ut d6cr6t6e, I'Eden [...] nous fut
.tes. Nous 6tions absolument
rlus que pour cent quatre-vingts

ait donc bien faire les choses, et
r4e)

:ompagne? Le mobile est 6vident
' tout l'ordre du d6terminisme
l I'inspiration de sa m6thode qu'il
:nl;c Lllgiine de I'asasin et le texte

lui pose la question sru le choix
que cette m6thode lui a 6pargnd

Frlle de Victor Hugo. La r6plique

"Vous avez donc renonc6 i la

. Mais le choix de la strangulation
es" (17A,150). En admettant que

6trangleurs - on peut penser i
par exemple - Tach explique que

ldine qui a motiv6 sa d6cision de

fait encore penser d, La Mort et

6+

l'ange oi la beaut6 d'une femme est jug6e selon la finesse de cette
partie de son anatomie,ls Or, le tueur de Dora, comme celui de

L6opoldine, avoue, en consid6tant la chose de son point de vue
r6trospectif, que sa victime est morte en s'abandonnant i ses

mains. En effet, Ben Sweed ptend le m6me plaisir sadique i se

rem6morer cette premidre strangulation que Tach: "Elle s'6tait i
peine d6fendue, Dora [...] C'est mon plus chouette souvenit,
Maat" (fu14,48).

La justification que ces deux assassins trouvent i leur acte -
et Tach l'explique en temes clairs - r6side en ce qu'ils connaissent
leur victime mieux que cette dernidre se connait elle-m€me.
Etrang/er est alofs non seulement synonyme d'dcrire, c'est aussi

synonyme de connaitre et, par extension logique et fatale, d'aimer.

Nina dtranglen Tach d'une main d'amoureuse, et Ben Svzeed

aimera une femme dont il convoite le cou d'un regard
d'6trangleur. En suivant le principe de r6versibilit6 sur lequel est

fond6e la lecture cartilagineuse, le lecteur peut se permettre de
relire un roman c6ldbre cit6 par Tach au cours de son larus sur les

grands 6crivains. La rddemption, la vision de la perfection, que

Tach et Ben trouvent dans la strangulation est celle que
Roquentin, dans La Naa6e de Sartre, trouve en 6coutant Sone pf
Then Dajr.

Tach met trois minutes i 6trangler L6opoldine, c'est-i-dire
la dur6e traditionnelle d'un enregistrement d'un air de musique. Et
c'est en r6ponse i une vision traumatisante qu'il agiq en effet, son
geste a pour dessein de chasser une angoisse qui ressemble
fortement i la naus6e de Roquentin. Comme ce dernier, Tach
cherche i se mettre i I'abri du monde naturel, de I'existence lui-
m6me, dans le sanctuaire des formes constantes et pr6d6termin6es
de l'art. Une lecture "f6ministe" rie manquerait pas de relever qu'il
s'agit d'empAcher la jeune fille d'acc6der au statut de cr6atdce
potentielle de vie, donc en concwrence avec l'entreprise de

cr6ation litt6raire essentiellement masculine si I'on en croit les
atttibuts essentiels requis : une bite et des couilles (FIl, 68). En
effet pour Tach,la naus6e surgit directement d'entre les jambes de

Ldopoldine dont la menstruation cornmence pendant qu'elle nage

devant lui. On peut noter en passant que bien que les

mouvefnents de L6opoldine soient jolit, comme le sont ceux de
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Dora, la scdne n'est pas biet ftglfe aux yeux de Tach. L'acte de

strangulation d6pend donc d'un jeu de mots fond6 sur le double
sens du terme "rdgles". Il faut pow Ben Sweed que le train des

6v6nements soit guid6 par ses propres mains, il veut maitriser les

rythmes naturels; Tach, Ioi, va plus lorn en cherchant d

immobiliser l'ordre naturel, arrangeant la mort de sa compagne
comme si elle 6tait une m6lodie et qu'il suffise de retirer l'arguille
du disque pour qu'elle n'existe plus. Tandis que l'6trangleur de

Terry Stewart signale la complicit6 de sa victime, Tach considdre
non seulement que L6opoldine est morte en pleine connaissance

de cause, mais qu'elle a jou6 un r6le actif dans l'orchestration de

I'acte. Pow faire un paralldle entre I'assassinat et I'acte d'6crire
I'assassinat - ce que fait Tach sous nos yeux, et en suivant les

suggestions de Ia lectrice dans le texte - on peut dire que la
simultandit6 de I'arrangement de la scdne et la strangulation elle-
m6me ddpend de la coincidence de I'auteur et du protagoniste:
"Ne voyez-vous pas qu'i I'instant mdme ori je vous pade, je suis

en train d'6trangler L6opoldine?" (17A, t5+).
N'6tait-ce une scdne particulidrement ambigue,

l'intertextualit6 qui rehe la Nausde de Sartre i ces textes de

strangulation semblerait d6pendre d'un rapprochement assez

vague de trois exp6riences d'angoisse. Il s'agit d'un passage ot
Roquentin parait communiquer avec autrui sur un plan de

soufftance cofixnune:

Je passe si prds d'elle que je pourrais la toucher. C'est... mais
cornment croire que cette chair en feu, cette face
rayonnante de douleur?... [...] C'est Lucie [...] je passe

lentement devant elle en la regardant. Ses yeux se fixent srx
moi, mais elle ne parait pas me voir; elle a l'air de ne pas s'y

reconnaitre dans sa souffrance. Je fais quelques pas. Je me
retourne [...] Elle est li, toute droite, lcartant les bras,

corrune si elle attendart les stigmates; elle ouvre la bouche,
elle suffoque. [...] J'attends quelques instants : j'ai peur
qu'elle ne tombe raide : elle est trop malingre pour
supporter cette doulew insolite, [...] Lucie 6met un petit
g6missement. Elle porte la main i sa gorge en ouvrant de

grands yeux 6tonn6s. Non, ce n'est pas en elle qu'elle puise

la force de tant souffrir. Q
boulevard. Il faudrait la pre
aux lumidres, au miJieu der

roses : Ii-bas, on ne peut pa
elle retrouverait son air pos
souffrances. Je lui toume I

chance. Moi je suis bien tro
m'en vais.16

Lues sous le jour de la strar
fondation intertextuelle i l'accept
"connaitfe". A I'en croire, pefsonr
que celui qui l'€trangle. L'Autre
dtrangler dds qu'il nous aurait vus
de repr6senter le regard dangere
ouverts de Lucie sont ici t6moins <

qui la regarde, qui la reconnait tell
pour-autrui en dehors de sa sphd

partir d'une analyse de la mise
l'assassinat d'Illgiine de /'arsa.rrin, or
de pouvoir situer le mobile da'

d6veloppant la correspondance en
des moments de prise de conscie'
cette influence que Tach nous ofl
Naasde conftre i Pr6textat Tach - 1

est vrai - le concept de I'Autre <

sommes en r6alit6.
Si la mise en scdne de

Nothomb peut 6tre compdse
I'interpr6tation active du texte scri

lecteur aux d6pens de I'auteur - c'
de la naus6e qui nous sensibilise ar

est toujours de nous lire d'un rega:

qui 6crit - en temps r6el - le textr
s'en soft impun6ment, c'est pafce
qu'il d6crit une mdtaphore pour la

A la fin du r6cit, Tach pas

devient son avatat, c'est-i-dire, si,
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ia aux yeux de Tach. L'acte de
:u de mots fond6 sur le double
rur Ben Sweed que le train des
,pres mairis, il veut maitriser les

a plus loin en cherchant i
geant la mort de sa compagne
t qu'il suffise de retirer l'aiguille
lus. Tandis que 1'6trangleur de

3 de sa victime, Tach considdre
r morte en pleine connaissance

61e actif dans I'orchestration de

re l'assassinat et I'acte d'6crire
)us nos yeux, et en suivant les

3 texte - on peut dire que la

La scdne et la strangulation elle-
de I'auteur et du protagoniste:
m6me ori ie vous pade, je suis

HA,1.54).
particulidrement ambigu€,

tfie de Sartre i ces textes de

re d'un rapprochement assez

oisse. Il s'agit d'un passage ori
avec autrui sur un plan de

pourrais la toucher. C'est... mais

te chair en feu, cette face

[...] C'est Lucie [...] ie passe

regardant. Ses yeux se fixent sur

me voir; elle a I'air de ne pas s'y

nce. Je fais quelques pas. Je me

:oute droite, 6carLznt les bras,

stigmates; elle ouvre la bouche,
s quelques instants : j'ai peur
elle est trop malingre pour

solite. [...] Lucie 6met un petit
main i sa gorge en ouvrant de

ce n'est pas en elle qu'elle puise

a
J

la force de tant souffrir. Qa lui vient du dehots... c'est ce

boulevard. Il faudrait la prendre par les €paules, I'emmener

aux lumidres, au milieu des gens, dans les rues douces et

roses : li-bas, on ne peut pas souffrir si fort; elle s'amollirait,
elle retrouverait son air positif et le niveau ordinaire de ses

soufftances. Je lui tourne le dos. Aprds tout, elle a de la
chance. Moi je suis bien trop calme depuis trois ans. ['..] Je
m'en vais.16

Lues sous le jour de la strangulation, ces lignes offrent une

fondation intertextuelle i l'acception donn6e par Tach du verbe

"connaitre". A l'en croite, personne ne connait mieux un individu
que celui qui l'6trangle. L'Autre h6riterait du droit de nous

6trangler dds qu'il nous aurait vus tels que nous sorrunes. Au lieu
de repr6senter le regard dangereux de l'Autre, les yeux grand

ouverts de Lucie sont ici t6moins du regard de Roquentin; c'est lui
qui la regarde, qui la reconnait telle qu'elle est et qui fixe son €tre

pour-autrui en dehors de sa sphdre de contr6le. C'est ainsi qu'i
partir d'une analyse de la mise eo scdne qui aurait inform6
l'assassinat d'Hlgiine de l'assaxin, on se retrouve face dla possibilit6
de pouvoir situer le mobile dans un r€seau intertextuel. En
d6veloppant la correspondance entre I'assassinat de L6opoldine et

des moments de pdse de conscience de I-n Naude, on d6couvre

cette influence que Tach nous offre sous forme de carttlages. La
Naaile confdre i Prdtextat Tach - par le biais de LEtre et h ndant, i7

est vrai - le concept de I'Autre qui nous connait tels que nous

sommes en r6alit6.
Si la mise en scdne de la strangulation chez Am6lie

Nothomb peut 6tre comprise coffune une m6taphore Pour
l'interpr6tation active du texte scriptible - la prise du pouvoir du

lecteur aux d6pens de I'auteur - c'est dri en partie au ph6nomdne
de la nausde qui nous sensibilise au danger de I'Autre, dont le r6le
est toujours de nous lire d'un regard qui n'a cure de la conscience
qui 6crit - en temps r6el - le texte de notre vie. Et si Roquentin
s'en sort impun6ment, c'est pafce qu'on n'a pas lu dans la naus6e

qu'il d6crit une m6taphore pour la strangulation.
A la fin du r6cit, Tach passe la main i la journaliste qui

devient son avatar, c'est-i-dire, si I'on joue sur les diff6rents sens
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du terme, tout i la fois incarnation de lui-m6me, m6tamorphose
du lectew et incident de I'intrigue. En cette femme si diff6rente de
lui-m6me, l'auteur trouve sa remplagante. Si nous lecteurs croyons
encore i la destin6e de cet avatar que semblait assurer la cl6ture
herm6tique de la structure, c'est que nous ne tenons pas compte
du r6seau dans lequel Llgiine de l'a.rsasin existe. Si nous suivons la
perspective horizontale et rhizomatique de Deleuze et Guattari, le
Iien entre Tach et Nina est fondi dans I'h6t6rog6n6it6, ce qui
expliquerait la fagon dont ils semblent devenir une m6me unit6
tout eri restant aux antipodes l'un de I'autre. La polaritd qui
mettrait en opposition binaire lecteur et 6crivain se voit remplacer
par un rhizome or) "on ne peut jamais se donner un dualisme ou
une dichotomie, m6me sous la forme rudrmentaire du bon et du
mauvais. [...] L. bon et le mauvais ne peuvent €tre que le produit
d'une s6lection active et temporaire, i fecommencer" (DG, 1,6).

Ainsi l'entit6 Tach-Nina restera toujours fluide, et le livre toujours
entre sa fin et son (re)cornmencement. Ils seront l'un pour l'autre
un 6ternel mouvement de d6territorialisation et reterdtorialisation
i I'instar de I'orchid6e et la gu€pe:

L'orchid6e se d6territorialise en formant une image, un
calque de gu6pe; mais la gu6pe se reterritorialise sur cette
image. [...] L^ gu€pe et I'orchid6e font rhizome, en tant
qu'h6t6rogdnes. [...] il s'ag'it [...] d. capture de code, plus-
value de code, augmentation de valence, v6ritable devenir,
devenir-gu6pe de l'orchid6e, devenir-orchid6e de la gudpe,
chacun de ses devenirs assr[ant la d6territorialisation d'un
des termes et la reterritorialisation de I'autre, les deux
devenirs s'enchainant et se relayant suivant une circulation
d'intensit6s qui pousse la d6territorialisation toujours plus
loin. (DC,77)

C'est pourquoi Tach appelle Nina son cher petit avatar : lui
et elle font rhizome; c'est son devenir-Tach i elle qui la pousse i
osciller continriment entre ses r6les de lectrice et d'auteure, et son

devenir-Nina i lui qui le mdne forcdment et in6luctablement i
mieux sceller la multiplicit6 du texte en se soustrayant du texte par
les mains de Nina.

Cette m6me logique rh:
d6mentir la cause h6r6ditaire du cz

et ses pr6d6cesseurs textuels - l

cancer des cartilages - sont i forg
va ainsi pour tout lien entre Ta,

serait i foumir par le lecteur:

Nous 6voluons et nous

polymorphes et rhizomatiqt
descendance ou qui ont ell
rhizome est une antig6n6alo

C'est la m6me chose por
n'est pas image du monde,
Il fait rhizome aYec le mon,
livre et du monde. .. (DG, tt

Ainsi l'autobiographie que
/'asvtin de Tach n'en est pas une
multiples interpr6tations possibler
que l'histoire de Roquentin quanc
qu'est le romafl de Nothomb.

Dans LTlgiine de l'asarin, l'a
et lectrice et la strangulation du p

Atre compris comme une m6taphr
texte scriptible, la prise du pour
I'auteur, et plus encofe d'une autr

Iitt6raire jug6e conune un ur
personnage de Nina, lectrice d'-F

Tach, devient personnage et co-a
mettant la dernidre main i son ou
Tach (IfA, 163). Comme I'inc
commentai-re, dds lors qu'il se sc

totalit6, consiste pr6cis6ment ) mz

parole" (S /2,22). A I'instar de nor
I'intrigue est toute entidre engag6e

que tenforcent les structures
r6p6titions. Et "l'@uvre tendrait
v6rit6 impossible i formuler mair
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on de lui-m€me, m6tamorphose
, En cette femme si diff6rente de
lagante. Si nous lecteurs croyons
r que semblait assurer la cl6ture
que nous ne tenons pas cofhpte
'atvssin existe. Si nous suivons la
atique de Deleuze et Guattari, le
Ld6 dans l'h6t6rog6n6it6, ce qui
nblent devenir une mdme unit6
l'un de I'autre. La polarit6 qui
teur et 6crivarn se voit remplacer
amais se donner un dualisme ou
rrme rudimentaire du bon et du
s ne peuvent €tre que le produit
rire, i recommencer" (DC, 16),

rujours fluide, et le livre toujours
ment. Ils seront l'un pour l'autre
torialisation et reterdtorialisation

ise en formant une image, un

;u6pe se reterritorialise sur cette
orchid6e font rhizome, en tant
it [...] de capture de code, plus-
rn de valence, v6ritable devenir,
e, devenir-orchid6e de la gu6pe,

rurant la d6territorialisation d'un
,rialisation de I'autre, les deux

relayant suivant une circulation
d6territorialisation toujours plus

e Nina son cher petit avatar : lui
venir-Tach i elle qui la pousse i
es de lectrice et d'auteute, et son

forc6ment et in6luctablement i
:te en se soustrayant du texte par

;8

Cette m6me logique rhizomatique semble 6galement
d6mentir la cause h6r6drtaire du cancer de Tach. Les liens entre lui
et ses pr6d6cessews textuels - les bagnards atteints du m6me
cancer des cartilages - sont ) forger dans la fluidit6 du texte. Il en

va ainsi pour tout lien entre Tach et Am6lie Nothomb, lequel

serait ) fournir par le lecteur:

Nous 6voluons et nous mourons de nos grippes
polymorphes et rhizomatiques, plus que de nos maladies de

descendance ou qui ont elles-m€mes leur descendance. Le
rhizome est une antig6n6alogie.

C'est la m6me chose pour le livre et le monde : le livre
n'est pas image du monde, suivant une croyance eruacin€e.
Il fait rhizome avec le monde, il y a 6volution aparalldle du
livre et du monde. .. (DC, 1.8)

Ainsi I'autobiographie que voit Nina dans L'Lfugiine de

I'asassin de Tach n'en est pas une; sa lecture en est une parmi de

multiples interpdtations possibles, et elle n'a pas plus d'autorit6
que l'histoire de Roquentin quand tl s'agrt de n6gocier le rhizome
qu'est le roman de Nothomb.

Dans Hlgiine de /'ararin, I'affrontement verbal entre auteur
et lectrice et la strangulation du premier par la seconde peuvent
Atre compris comme une m6taphore de I'interpr6tation active du
texte scriptible, la prise du pouvoir du lecteur aux d6pens de

I'auteur, et plus encore d'une auteure/lectrice face i l'institution
litt6raire jugde comme un univers d'abord masculin. Le
personnage de Nina, lectrice d'Hlgiine de I'asasin de Pr6textat
Tach, devient personnage et co-auteur de I'ceuvre de celui-ci en
mettant la dernidre main i son ouvrage. "Achevez-moi!", supplie
Tach (IIA, 163). Comme I'indique Barthes, "le travail du
commentaire, dds lors qu'il se soustrait i toute id6ologie de la
totalitd, consiste pr6cis6ment i malmener le texte, i lui couper la

parole" (S / Z, 22). A I'instar de nombreux romans contemporains,
l'intrigue est toute entidre engag6e dans une r6flexion sur l'6criture
que tenforcent les structures narratives en circularit6 et
r6p6titions. Et "l'ceuvre tendrait donc vers l'6mergence d'une
v6rit6 impossible i formuler mais dont I'aveu fonde en m6me
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temps son exigence premiere et ind6passable".l7 Mais peut-€tre la
victoire de Nina n'est-elle que trop brdve : en lisant Tach, elle se

hisse i son tour jusqu') la position de I'auteur, position of notre
regard, i nous lecteurs d'H.ygiine de I'arasrin, est d6j) et toujours en

train de Ia lire. Le cercle du texte est bien celui qu'inscrivent nos
mains autour de son cou.
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1 La pr6sente 6tude est Ie texte remar
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lAustralian Sociefl of Fnnch Studies.
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rd6passabie".17 Mais peut-6tre la
rp brdve : en lisant Tach, elle se

rn de l'auteur, position ori notre
t l'attarin, est d6ii et touiorus en
est bien celui qu'inscdvent nos

The Uniuersiry of Newca.ttle

Notcs

1 La pr6sente 6tude est le texte remani6 d'une commr:nication prononc6e
i I'Universit6 d'Australie occidentale en juillet 2005 lors du )fl1 Congr* de

IAa$ralian Socie! of Fnncb Studieq bas6 sur le thdme: inchtions/
exchsions.

2 Helm, Y., "Am6lie Nothomb: I'enfant tetrible des lettres belges de

langue franga ts e", E ta de t fra n cop b o n e s, II ( 1 9 96), 1 1 3 -1 20.

3 Jaccomard, H., "'La plus gtande autobiographie de l'univets': I'hyper-
autobiogtaphie d'Am6lie Nothomb", in J. De Nooy, J. Hardwick and
B.E. Hanna, Soi-disant: Ufe-lViting in Fnnch Q.Jewark University of
Delaware Press, 2005), pp. 83-96 (p. 83). p6sormais: Jaccomard dans le
corps du texte.)

4 Concept que traitent Juliana De Nooy, Joe Hardwick et Barbata E.
Hanna dans leur 6tude 'qWriting the Self in French: (P)actes
autobiographiques" in J. De Nooy, J. Hardwick and B.E. Hannt, Soi-
dinnt: Lfe-lY/iting in French Q.Jewatk University of Delawate Press,

2005), pp. 1-I L

5 C'est une lecture masochiste qui rappelle la fagon dont Tach, I'auteur,
s'abandonne volontairement aux supplices administr6s par sa lectrice.

6 Marinella Tetmite considdre qu'il s'agit, dans Hlgiine de lAtmtsin, d'vne
cl6tute convetgente - la r6union de deux intrigues circulaites i la fin du
texte, par opposition i une cl6rure divergente, or) deux 6ns sont
pt6sent6es colrune possibles - alots que nous y voyons une intrigue i la
fois convetgente au niveau du texte et divergente au niveau de

I'intertexte. Voir Termite, M., "'Closu.re' in Am6lie Nothomb's Novels",
in S. Bainbrigge et J. den Toondet, Amilie Nothonb, Authorship, Idtnti! and
Nanatiue Practice Qrlew York: Peter Lang, 2003), pp. 154-163.

7 Salgas J.-P., "1960-1990: Romans mode d'emploi suivi de Post-
sctiptum", in Ministire des Affaires 6trangires, direction g6n6rale des

relations culturelles, scientifiques et techniques, Ronan franpit
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8 Barthes, R., S / Z (Paris: Editions du Seuil, 1970), p t2. p6sorr,rrajs: S / Z
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e Batbata Johnson, 'The Critical Difference', n Critical Esalt on Roland
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2000, pp. 174-82 (Ir. 175),

10 Nothomb, A., Hlgiine de lasasin (Paris: Albin Michel, 1992), p. 127.
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let textet nanatft paris: B. Grasset, 1985).

12 Kristeva, J., Siniiotiki. Rtcberches poar une ilmanafin (?aris: Editions du
Seuil, 1969).

13 Voir Riffaterre, M., "La Ttace de f intettexte", La Pensie frangain,275
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14 Stewart, T., Lz Mort et l'ange Qads: Gallimard, 19a$, p. 26.
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