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Performer la rage : politiques de la colère
dans l’art corporel des femmes (1960-1970)
Johanna Renard

OUTLINE

La colère interdite
Détruire, dit-elle
Transformer la colère en paroles et en actes

TEXT

Co lère, rage, fu reur : ces af fects in tenses et puis sants sont mo bi li sés
dans nombre d’ac tions per for ma tives pro duites par des ar tistes
femmes dans les an nées 1960 et 1970. D’Yvonne Rai ner à Ana Men die‐ 
ta, de Marta Minujín à Adrian Piper jusqu’aux per for mances col lec‐ 
tives ini tiées dans le cadre du Fe mi nist Art Pro gram à Los An geles, les
ac tions per for ma tives fé mi nines sont im pré gnées par la vi ta li té de la
co lère. En tra vaillant une émo tion ex plo sive, ces ar tistes bou le versent
l’agen da ar tis tique en ré in té grant l’in time ainsi que les ma té ria li tés
char nelles et af fec tives, dans une pé riode où l’art contem po rain pri vi‐ 
lé gie l’anti- subjectivité. Par ailleurs, as so ciée à la mas cu li ni té, vio lente
et of fen sive, la co lère fait par tie des émo tions pros crites pour les
femmes : la fu reur fé mi nine re bute et ses re pré sen ta tions font lar ge‐ 
ment of fice de re pous soir. Pour au tant, re fu sant les for mules pa thé‐ 
tiques de la co lère fé mi nine, c’est avec ré volte que les ar tistes cor po‐ 
relles trans gressent et dé man tèlent les codes de la fé mi ni té, au point
que leurs œuvres ap pa raissent en core ex trê me ment sub ver sives.
C’est cette rup ture avec les normes so ciales, émo tion nelles et ar tis‐ 
tiques que je sou haite ex plo rer à tra vers le motif de la co lère dans les
pra tiques per for ma tives fé mi nines. Com ment l’ex pé ri men ta tion du
corps co lé rique fé mi nin s’incarne- t-elle dans l’art per for ma tif ? Entre
force des truc trice et puis sance éman ci pa trice, quelles sont les
formes per for ma tives de la rage des femmes  ? La co lère peut- elle
faire com mu nau té ? De l’in di vi duel au col lec tif, de la rage per son nelle
à l’in di gna tion par ta gée, je pro pose d’exa mi ner l’af fect co lé rique
comme un objet his to rique, ar tis tique et cultu rel, en émet tant l’hy po ‐
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thèse que l’art cor po rel des femmes dé ve loppe de vé ri tables po li‐ 
tiques es thé tiques de la co lère.

La co lère in ter dite
An crées dans la chair, la sen si bi li té à fleur de peau  : dans la culture
oc ci den tale, les femmes sont en core so li de ment amar rées aux émo‐ 
tions, quand les hommes sont po si tion nés du côté de la maî trise et de
la rai son. Dès l’An ti qui té, la théo rie des hu meurs et des tem pé ra ments
dé ve loppe une clas si fi ca tion des corps fon dée sur une di cho to mie
liée au genre. Par rap port au corps mas cu lin de ré fé rence (chaud et
sec), les corps fé mi nins se raient ex ces si ve ment hu mides et froids.
Cette vi sion des femmes comme des ma chines in com plètes et im par‐ 
faites, struc tu rel le ment hys té riques, fa ci le ment «  dé bor dées  », per‐ 
siste après l’avè ne ment de la mo der ni té.

2

On en re trouve les traces dans les tra vaux de Charles Dar win, qui
conçoit les ma ni fes ta tions af fec tives comme les fruits de l’hé ré di té et
de l’évo lu tion de l’es pèce, donc comme des ré ac tions psy cho phy sio lo‐
giques na tu relles, spon ta nées, in nées, an his to riques et uni ver selles 1.
Or il est in té res sant de noter avec Georges Didi- Huberman que la
théo rie phy sio lo gique et com pa ra tive de l’ex pres sion des émo tions de
Dar win prend pour ob jets prin ci paux des êtres qu’il dé crit comme
« pri mi tifs » (les « sau vages », les alié nés, les femmes et les en fants)
qui «  par na ture  » se raient da van tage su jets aux émo tions et moins
ca pables de les maî tri ser 2. Si la mé thode et les parti- pris dar wi niens
sont remis en cause au jourd’hui, les ex pli ca tions na tu ra listes des
émo tions de meurent vi vaces 3 À contre- pied, David Le Bre ton, par
exemple, a mon tré le ca rac tère so cia le ment construit des états af fec‐ 
tifs, qui loin d’être «  des émer gences sau vages ve nant bri ser des
conduites rai son nables, […] ré pondent à des lo giques per son nelles et
so ciales » 4. Si les émo tions sont cultu relles, il de vient pos sible d’en
étu dier les va ria tions et les évo lu tions, d’en faire l’his toire et de mon‐ 
trer l’in fluence des normes so ciales sur leurs mo da li tés d’ex pres sion. 5

Dans ce cadre de ré flexion, com ment les cultures émo tion nelles ont- 
elles perçu, en ca dré et re pré sen té la co lère des femmes ? Pen ser un
af fect aussi bouillon nant et éner gique au fé mi nin pa raît presque sub‐ 
si diaire, tant celui- ci est tra di tion nel le ment as so cié à la vi ri li té. En se
pen chant sur le contexte oc ci den tal, le phi lo sophe Peter Slo ter dijk si‐
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gnale que « la pre mière phrase de la tra di tion eu ro péenne, au vers in‐ 
tro duc tif de l’Iliade, com mence par le mot “co lère” » 6. Plus loin, il ne
manque pas de sou li gner que cette co lère ho mé rique noble et hé‐ 
roïque, pla cée au cœur de la culture oc ci den tale, est fon da men ta le‐ 
ment mas cu line 7. L’his to rien de l’An ti qui té clas sique William Har ris
cor ro bore ce pos tu lat, en mon trant que la co lère des femmes a été
dé lé gi ti mée et ex clue de la cité an tique 8. Sur le ter rain du sym bo‐ 
lique, dans la tra gé die grecque, la bonne fé mi ni té est éga le ment
condi tion née par l’étouf fe ment de la co lère : ainsi les femmes qui ne
ré priment pas leur rage, d’Électre à Médée, sont dé peintes comme
hors- normes, mas cu lines et mons trueuses 9. Frap pée d’in ter dit,
raillée et vi li pen dée, l’érup tion de co lère fé mi nine doit être contrô lée
et em pê chée. Cette dé pré cia tion de la rage des femmes per dure à
tra vers le temps. Une femme per son ni fie par exemple l’ire dans les
fresques des Vices et des Ver tus réa li sées par Giot to à la Cha pelle
Scro ve gni de Pa doue (1302-1306) : le corps arqué vers l’ar rière, le vi‐ 
sage contrac té, elle dé chire sa robe à la poi trine. Consu mée de rage,
laide, sa phy sio no mie est cen sée pro vo quer le rejet et le dé goût. Ma‐ 
trice des fautes, la co lère fé mi nine est ca ri ca tu rée, as so ciée à la folie
et à l’ir ra tio na li té.

Pour quoi les hommes se sont- ils ré ser vés l’usage de la co lère ? Pour‐ 
quoi ont- ils construit un ima gi naire aussi né ga tif de la femme em por‐ 
tée  ? La phi lo sophe Eli za beth Spel man, dont le tra vail sur l’émo tion
fé mi niste est pré cur seur, sou ligne que c’est plus gé né ra le ment la co‐ 
lère des groupes mi no ri sés qui n’est pas to lé rée dans les so cié tés oc‐ 
ci den tales. 10 Pour au tant, le cas des femmes est sin gu lier, puisque
leurs em por te ments ont été lar ge ment pa tho lo gi sés, ex po sés comme
des symp tômes de l’hys té rie. 11

4

Pour Spel man, si la femme co lé rique est me na çante c’est d’abord
parce que la fu reur ap pelle l’ac tion et en suite parce qu’elle donne la
ca pa ci té de re mettre en ques tion le do mi nant. Abon dant en ce sens,
Har ris sou tient que «  le dé ni gre ment des puis santes émo tions co lé‐ 
riques (…) [n’a] pas seule ment concou ru à ex clure les femmes des af‐ 
faires po li tiques mais aussi à les éloi gner, aussi loin que pos sible, de
l’une des fon da tions de la per son na li té in dé pen dante, cette chose si
dan ge reuse, le droit à la rage » 12.
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Dé truire, dit- elle
À quelques ex cep tions près, dont l’illustre exemple d’Ar te mi sia Gen ti‐ 
les chi, les ar tistes femmes se sont long temps re fu sées ce « droit à la
rage », de crainte d’être consi dé rées comme ex ces sives, folles ou hys‐ 
té riques. Dans les an nées 1960, dans un contexte po li tique bouillon‐ 
nant, alors que les mou ve ments fé mi nistes re prennent de la force, les
pra tiques ar tis tiques à l’avant- garde fa vo risent les ap proches dé per‐ 
son na li sées, for ma listes et abs traites, au dé tri ment de la sub jec ti vi té,
de la pas sion et de l’émo tion. Ana ly sant le pa ra digme mi ni ma liste,
l’his to rienne de l’art Anna C. Chave sou tient que ces va leurs do mi‐ 
nantes sont fon da men ta le ment an dro cen trées 13. Elle met ainsi en
com pa rai son les par cours des ar tistes mi ni ma listes pré émi nents, tels
que Ro bert Mor ris et Carl Andre, et ceux de fi gures fé mi nines dites
«  pé ri phé riques  » dans le mou ve ment, comme Si mone Forti, Eva
Hesse et Yvonne Rai ner. En tant que femme ar tiste, il était alors
consi dé ra ble ment ris qué d’abor der des pro blé ma tiques per son nelles
ou ex pres sives :

6

Pour une femme, ré sis ter aux exemples du Pop et du Mi ni ma lisme en
per son na li sant ou ver te ment son art, c’était cou rir le risque de voir
son tra vail éti que té de ré tro grade et, dans le même mou ve ment, ris ‐
quer de ren for cer la di vi sion du tra vail ta ci te ment in juste qui pré sup ‐
pose que les femmes vont dé ve lop per des « rôles et des ap proches
ex pres sives » quand ceux que les hommes adop te ront se ront « prag ‐
ma tiques » 14.

Tou te fois, dans les pra tiques ar tis tiques cor po relles des an nées 1960,
de la danse à la per for mance, on voit sur gir des accès de co lère fé mi‐ 
nine qui viennent per tur ber les normes es thé tiques froides et in ex‐ 
pres sives. Pion nière de la danse post mo derne aux États- Unis, Yvonne
Rai ner a été sa crée comme une cho ré graphe du geste concret, or di‐ 
naire, abs trait et neutre. Pour au tant, la cri tique de danse Jill Johns‐ 
ton a mis en évi dence que si plu sieurs de ses pièces cho ré gra phiques
fon da men tales mon traient une abs trac tion froide, elles avaient éga le‐ 
ment « l’im pact brut d’une folie in con trô lée » 15. Parmi les pre mières
œuvres de Rai ner, le solo Three Seas capes (1962), qu’elle per forme
elle- même, consiste en une série de tâches or di naires et non vir‐ 
tuoses, à mille lieues du vo ca bu laire cho ré gra phique lé gi ti mé par la
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Pa tri cia Hoff baeuer dans la re prise de Three Seas capes d’Yvonne Rai ner
Sec tion fi nale, Dia Art Foun da tion, Bea con, le 23 oc tobre 2011, pho to gramme de la cap ta- 

tion vidéo.

Pa tri cia Hoff baeuer dans la re prise de Three Seas capes d’Yvonne Rai ner
Tec tion fi nale, Dia Art Foun da tion, Bea con, le 23 oc tobre 2011, pho to gramme de la cap ta- 

tion vidéo.

danse clas sique et la danse mo derne : cou rir en im per méable noir au‐ 
tour de l’es pace scé nique ou en core le tra ver ser en ef fec tuant des
gestes en slow- motion au son stri dent du Poem for Tables, Chairs,
Benches, etc. (1960) de La Monte Young. Pour au tant, dès la deuxième
sec tion de la danse, le corps se tord et se courbe de ma nière désar ti‐ 
cu lée en of frant l’image d’une femme dés équi li brée, per tur bante pour
la so cié té de l’époque. Enfin, le final est une vé ri table ex plo sion : Rai‐ 
ner ar rive sur scène en mar chant d’un pas dé con trac té. Elle place un
tas de gaze blanche sur le sol, qu’elle re couvre de l’im per méable noir
porté au début de la pièce. Puis, elle se dresse pour ob ser ver son ou‐ 
vrage, les bras croi sés

Brus que ment, dans un mou ve ment prompt et in at ten du, elle se jette
lit té ra le ment sur cet amas en hur lant sans dis con ti nuer, se dé bat tant
vio lem ment avec les tis sus.

8

Ce dé chaî ne ment de rage, cette vé ri table confla gra tion émo tion nelle,
consti tue une at taque ra di cale contre les car cans im po sés au corps
fé mi nin, et no tam ment à celui de la dan seuse  : dé chi que tant l’image
lisse, si len cieuse et gra cieuse de la bal le rine, Rai ner im pose une fé mi‐ 
ni té hur lante et en ra gée. À l’époque, la presse est cho quée et ef frayée
par sa per for mance, qui contre vient aux normes de « re te nue » et de
« bon goût » im po sées aux dan seuses, et com pare sa ges tua li té à celle
des per sonnes consi dé rées comme «  anor males  » (les fous, les au‐ 
tistes, les han di ca pés phy siques ou men taux) 16. Le ma laise est pal‐ 
pable  : là en core, la co lère fé mi nine est consi dé rée comme dé ran‐ 
geante, ir re ce vable et pa tho lo gique. Parmi les crises proto- féministes
de rage pa roxys tique qui viennent dé chi rer le cadre étri qué de la fé‐ 
mi ni té nor ma tive, il faut éga le ment citer un autre solo jalon de la
danse post mo derne nord- américaine, Car na tion (1964) de Lu cin da
Childs. As sise à une pe tite table face au pu blic, la dan seuse en tre ‐

9



Performer la rage : politiques de la colère dans l’art corporel des femmes (1960-1970)

prend une série de tâches ab surdes et fas ti dieuses im pli quant un pa‐ 
nier à sa lade pliant, des bi gou dis et des éponges en mousse, le pied
droit placé dans un sac en plas tique bleu. Se coif fant de l’égout toir,
elle po si tionne les bi gou dis entre les éponges et les at tache mé tho di‐ 
que ment tout au tour de sa tête, sur les branches en métal de son ex‐ 
tra va gant couvre- chef. Avec des mou ve ments lents et raides, presque
mé ca ni sés, elle réa lise des sand wiches, avec les éponges en guise de
pain et les bi gou dis à la place des sau cisses, ou en core fourre les pre‐ 
mières dans sa bouche et se pré sente de pro fil en écar tant les bras,
fi gu rant une sorte d’étrange Do nald Duck. Plus tard, elle jette le tout
dans le sac en plas tique. La fin de la pièce consiste en de vio lents as‐ 
sauts contre celui- ci : entre crises de fu reur et de dou leur, elle le pié‐ 
tine et saute des sus à plu sieurs re prises 17. Ima ge rie sur réa liste et
rou tine do mes tique lou foque : avec une ges tua li té im pas sible et fré‐ 
né tique, Childs taillade le mo dèle de la fé mi ni té belle et mo dé rée.
Avec un hu mour grin çant, elle sou ligne l’inep tie des in jonc tions faites
aux femmes, des tâches mé na gères aux soins es thé tiques, avant de
dé chaî ner sa rage contre les ob jets do mes tiques.

Ex pri mer sa rage par la des truc tion d’ob jets  : il n’est pas ano din que
les actes de sac cage soient ré cur rents dans l’art per for ma tif des ar‐ 
tistes femmes dans les six ties. Si ces per for mances s’in tègrent dans
des cou rants ar tis tiques qui ex plorent le geste des truc teur en art, du
hap pe ning à Fluxus, elles ex plorent ce pen dant des en jeux sub jec tifs,
af fec tifs et po li tiques dis tincts. En 1960, de vant un pu blic ras sem blé
dans son loft de Cham bers Street à New York, Yoko Ono jette des
restes de nour ri ture sur un mor ceau de pa pier ac cro ché au mur,
avant de l’écla bous ser d’encre, éta lant le mé lange à main nue, pour,
enfin, mettre le feu à l’œuvre 18. La per for mance re prend avec une
iro nie mêlée de rage la tâche de ré cu pé ra tion ou d’« ac com mo de ment
des restes  » qui in combe à la par faite femme au foyer. Au- delà de
l’en tre prise de dé man tè le ment de l’œuvre d’art propre à l’es prit
Fluxus, Ono met en scène une rage spé ci fi que ment di ri gée contre des
sym boles de la do mes ti ci té, sous la forme d’actes de dé gra da tion ou
de des truc tion. À l’époque, son tra vail ar tis tique et son rôle dans le
dé ve lop pe ment du mou ve ment Fluxus est constam ment mi ni mi sé par
les ar tistes mas cu lins, qui la ré duisent au rang de pas sive hô tesse de
mai son 19.
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Marta Minujín, La Destrucción
Im passe Ron sin, Paris, 6 juin 1963

Pho to gra phie Harry Shunk et Janos Ken der.

Dans les an nées 1960, les opé ra tions de sac cage au fé mi nin doivent
beau coup aux Tirs de Niki de Saint- Phalle, réa li sés entre 1961 et 1963
à Paris : des ta bleaux pré pa rés com po sés de plâtre, de poches d’œufs,
de to mate, d’encre ou de sham pooing, sur les quels l’ar tiste tire à la
ca ra bine. Si l’ob jec tif dé cla ré est de tuer le ta bleau, l’ar tiste tire éga le‐ 
ment sur des formes de do mi na tion sym bo lique qui contraignent par‐ 
ti cu liè re ment les femmes  : celles des hommes, de la so cié té, de
l’Église ou en core de la fa mille 20. C’est à Paris éga le ment que l’ar tiste
ar gen tine Marta Minujín, alors proche des Nou veaux Réa listes, réa lise
le 6 juin 1963 son pre mier hap pe ning in ti tu lé La Destrucción. Dans
l’im passe Ron sin qui abrite son ate lier, celle- ci ras semble ses œuvres,
as sem blages de ma te las, de car tons et de tex tiles. Elle in vite en suite
un petit groupe d’ar tistes de son en tou rage à « éli mi ner, ef fa cer, mo‐ 
di fier ses tra vaux » 21

11

Enfin, elle réa lise ce qu’elle ap pelle « un vé ri table auto- da-fé  » 22, en
brû lant toutes les œuvres ex po sées. Une pho to gra phie de Harry
Shunk et de Janos Ken der do cu men tant le hap pe ning montre Minujín
hi lare de vant les flammes. Le geste en ra gé de la des truc tion y ap pa‐ 
raît comme un exu toire li bé ra teur, qua si ment jouis sif. Or, le ca rac tère
li bé ra teur des gestes de co lère est un point com mun entre les dif fé‐ 
rentes ex plo sions fé mi nines ci tées. La per for mance de la vio lence fé‐ 
mi nine af firme tout au tant un refus des conven tions ar tis tiques
qu’une ré volte ju bi la toire à l’égard des normes de genre. Du rant les
six ties, il s’agit néan moins d’actes fé mi nins iso lés les uns des autres,
sans prise de conscience po li tique af fir mée de la part des ar tistes. À
la fin de cette dé cen nie, ce sont les mou ve ments fé mi nistes qui mon‐ 
tre ront la di men sion col lec tive des ex pé riences et des af fects vécus
par les femmes, en met tant la co lère en par tage.
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Trans for mer la co lère en pa roles
et en actes
Dans son tra vail sur les formes cor po relles, ges tuelles et af fec tive du
sou lè ve ment, Georges Didi- Huberman af firme : « il n’y a pas de sou lè‐ 
ve ments, c’est l’évi dence, sans une levée d’af fects col lec tifs, un par‐ 
tage des émo tions. Ces deux mots d’ailleurs, émo tion et sou lè ve ment,
si gni fient peu ou prou la même sor tie de quel qu’un ou de quelque
chose hors de sa place ha bi tuelle » 23. Dans les an nées 1960 et 1970,
les mou ve ments so ciaux fé mi nistes se sou lèvent au tour du slo gan « le
per son nel est po li tique ». Ce cri de ral lie ment fait que les émo tions
ne sont plus per çues comme des ex pé riences pu re ment pri vées et in‐ 
di vi duelles, mais éga le ment comme des réa li tés col lec tives et po li‐ 
tiques.

13

Ce chan ge ment de pa ra digme po li tique a éga le ment mar qué la théo‐ 
rie  : à l’orée des an nées 2000, les études sur l’émo tion et l’af fect ex‐ 
plosent dans tous les champs dis ci pli naires, au point que l’on a parlé
d’un « tour nant af fec tif » 24. Ces re cherches sont for te ment in fluen‐ 
cées par les pen sées fé mi nistes. Parmi les re pré sen tant·e·s de ce
tour nant théo rique, Sara Ahmed a no tam ment ef fec tué un tra vail im‐ 
por tant sur la place des émo tions dans l’en ga ge ment fé mi niste. Elle
dé clare qu’«  en tant que mou ve ment col lec tif, le fé mi nisme est
consti tué par la ma nière dont nous sommes ému·e·s par et vers le fé‐ 
mi nisme en dia logue avec d’autres » 25.

14

Les an nées 1970 sont un mo ment dé ci sif de mise en com mun de la
co lère, mo teur de l’ac tion et de la créa tion fé mi nistes. Évo quant le
pro gramme de per for mances pré sen té dans le cadre de l’ex po si tion
Wo man house à Los An geles en janvier- février 1972, l’ar tiste Judy Chi‐ 
ca go af firme :

15

Il est in té res sant de consta ter que lorsque la pro gram ma tion of frait
l’op por tu ni té d’ex té rio ri ser des sen ti ments, les femmes ex pri maient
d’abord de la co lère. […] La per for mance était pro ba ble ment le
moyen le plus di rect pour ex pri mer la rage, et c’est sans doute pour ‐
quoi elle s’est avé rée si im por tante dans la ma ni fes ta tion 26.
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Aux États- Unis, le Fe mi nist Art Pro gram, fondé par Judy Chi ca go et
Mi riam Scha pi ro à la Fres no State Uni ver si ty en 1970, dé mé na gé au
Ca li for nia Ins ti tute for the Arts en 1971, avant la créa tion du Woman’s
Buil ding (1973), porté par Chi ca go, Shei la Le vrant de Bret te ville et Ar‐ 
lene Raven, ont été les fers de lance des pra tiques ar tis tiques fé mi‐ 
nistes et de la per for mance ca li for nienne. Dans ce cadre, Su zanne
Lacy, no tam ment, dé ve loppe un pro gramme d’en sei gne ment de l’art
per for mance nour ri par le mi li tan tisme, par les ré flexions col lec tives
me nées lors d’ate liers de prise de conscience (conscious ness rai sing)
ou par des ex pé ri men ta tions ar tis tiques qui font af fleu rer les pro blé‐ 
ma tiques liées à l’ex pé rience fé mi nine. In fluen cées par les tra vaux
d’Yvonne Rai ner, Allan Ka prow, Elea nor Antin, Bar ba ra Smith ou
Adrian Piper, les per for mances qui en émergent mêlent le per son nel
et le po li tique.

16

En dé cembre 1977, Les lie La bo witz et Su zanne Lacy sont in di gnées
par les viols et les meurtres de dix femmes à Los An geles, vic times
d’un se rial killer, et par le trai te ment mé dia tique voyeu riste et com‐ 
plai sant de ces crimes 27. En pro tes ta tion, elles dé cident de réa li ser
un évé ne ment mé dia tique pour dé non cer les meurtres de femmes
(qui ne sont pas en core ap pe lés fé mi ni cides) et l’en semble des vio‐ 
lences sexistes. L’ac tion prend la forme d’une per for mance col lec tive
à la fois ar tis tique et po li tique de vant l’hôtel de ville de Los An geles,
sous le titre In mour ning and in rage (En deuil et en rage). Le 13 dé‐ 
cembre 1977, soixante- dix femmes vê tues de noir réa lisent un cor tège
fu né raire à par tir du Women’s Buil ding jusqu’à la mai rie. Spec ta cu‐ 
laire, le dé fi lé est com po sé d’un cor billard, deux motos et vingt- deux
voi tures cou vertes d’écri teaux comme «  Stop Vio lence Against
Women  ». De vant le bâ ti ment civil, dix pleu reuses en longues robes
de deuil, dont neuf portent une haute coiffe noire voi lant le vi sage,
s’ins tallent sur les marches La pre mière dé clare : « je suis là pour les
dix femmes vio lées et étran glées entre le 18 oc tobre et le 29 no‐
vembre ». Puis cha cune prend la pa role sur le même mo dèle, en sou‐ 
li gnant les liens entre ces crimes sin gu liers et les vio lences exer cées
quo ti dien ne ment contre les femmes aux États- Unis, mon trant ainsi
qu’il ne s’agit pas de simples faits di vers mais de vio lences sys té‐ 
miques. À chaque in ter ven tion, les autres femmes, for mant une sorte
de chœur grec, crient « En mé moire de nos sœurs, nous ri pos tons ! »
avant d’of frir une cape rouge comme la co lère à la dé cla rante. Im‐
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pres sion nante et vin di ca tive, la per for mance en ap pe lait à une prise
de conscience croi sée des mé dias et des pou voirs pu blics pour que
cesse le mas sacre.

Sor tir du si lence et de la peur dans les quels les femmes sont en fer‐ 
mées, agir et ri pos ter contre les vio lences, rendre vi sible la ré volte
fé mi nine dans l’es pace pu blic  : ce sont les am bi tions por tées par les
ar tistes, confiantes dans le pou voir po li tique de l’art per for mance.
Em pê chées d’ex pri mer leur co lère dans la so cié té, les femmes af‐ 
firment alors le ca rac tère juste et lé gi time de leur pa role. La poète,
théo ri cienne et fé mi niste noire Audre Lorde en fait une re ven di ca tion
forte et un moyen de lutte contre l’op pres sion ra ciste : « les femmes
de Cou leur en amé rique ont gran di au sein d’une sym pho nie de co‐ 
lère, d’être mu se lées, re je tées, de sa voir que lorsque nous sur vi vons,
c’est en dépit d’un monde qui […] hait notre exis tence même quand
elle n’est pas à son ser vice » 28. Face aux pré ju gés ra ciaux et à l’ex ploi‐ 
ta tion, la co lère est la ré ponse la plus ap pro priée. Il est donc né ces‐ 
saire « d’ex té rio ri ser la co lère, la trans for mer en ac tion » 29. Jusque- 
là, le mou ve ment de li bé ra tion des femmes nord- américain, do mi né
par les femmes blanches de classe moyenne, a concen tré sa lutte et
sa fu reur contre un en ne mi prin ci pal, le pa triar cat, en de meu rant
sourd aux re ven di ca tions des femmes noires. Les an nées 1970
sonnent l’heure de la ré volte des femmes noires et voient l’ir rup tion
du Black fe mi nism, qui dé ve loppe des ou tils théo riques pour com‐ 
prendre l’im bri ca tion du ra cisme et du sexisme.
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Entre 1973 et 1975, l’ar tiste concep tuelle africaine- américaine Adrian
Piper donne corps à la rage et au res sen ti ment face aux op pres sions
ra cistes. C’est en se tra ves tis sant en homme noir qu’elle choi sit d’af‐ 
fron ter le « sché ma épi der mique ra cial », pour re prendre les termes
de Frantz Fanon 30. La série The My thic Being mêle des des sins, des
pho to gra phies en noir et blanc, des an nonces fic tives dans les jour‐ 
naux et des per for mances met tant en scène l’alter ego mas cu lin de
Piper. Coif fée d’une per ruque afro, por tant une mous tache et des lu‐ 
nettes de so leil, fu mant le ci gare, cette der nière dé am bule dans les
rues de New York en in car nant ce sté réo type de l’homme noir qui ef‐ 
fraye tant la so cié té ra ciste. Elle ex pé ri mente alors un ra cisme dif fus,
om ni pré sent au quo ti dien. Dans le por trait pho to gra phique The My‐ 
thic Being : I Em bo dy (1975), re tra vaillé au crayon, le per son nage ap pa‐
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Adrian Piper, The My thic Being: I - Em bo dy Eve ry thing You Most Hate and Fear,

1975
Crayon gras sur pho to gra phie ar gen tique en noir et blanc.

Ana Men die ta, Blood Sign, 1974
N°17, super 8, cou leur, si len cieux. Pho to gramme.

raît en clair- obscur, ci gare aux lèvres. Une bulle de texte dé clare
« j’in carne tout ce que tu hais et crains ».

Face aux re gards qui le ra cisent, face aux pré ju gés qui le déshu ma‐ 
nisent, The My thic Being ré pond à l’alié na tion par la co lère. Outre
cette li cence émo tion nelle, Piper ap pré cie éga le ment l’ex pé rience
d’une cor po réi té au da cieuse et as su rée ainsi que d’une li ber té
sexuelle in ter dite aux femmes. Son ex plo ra tion de la mas cu li ni té
noire ré vèle com bien les iden ti tés de genre et de race sont per for ma‐ 
tives. Elle montre aussi que l’ex clu sion dé ter mine l’être- au-monde et
l’ex pres sion af fec tive des in di vi dus. Dans The Cultu ral Po li tics of Emo‐ 
tion (2004), Ahmed ana lyse l’in fluence des hié rar chies so ciales et des
rap ports de pou voir sur l’ex pres sion et la dé fi ni tion des émo tions 31.
Les normes émo tion nelles sont dé fi nies par un groupe pour s’iden ti‐ 
fier, se re con naître et se ras sem bler tout en ex cluant les « autres »,
celles et ceux qui dif fèrent de ces codes d’iden ti fi ca tion et qui se
voient dès lors at tri buer des émo tions conno tées né ga ti ve ment. Ainsi,
cer tains stig mates émo tion nels sont en col lés aux corps mar gi na li sés
par les sys tèmes de hié rar chie so ciale.

20

Parmi les pre mières vidéo- performances de l’ar tiste Ana Men die ta,
Blood Sign (1974) ex plore ces stig mates du point de vue d’une femme
américano- cubaine. Dans ce court film, la per for meuse se tient dos à
la ca mé ra, le corps collé contre un mur blanc en béton, une cu vette
rem plie de sang à ses pieds. Se bais sant à plu sieurs re prises, elle
trempe ses mains dans ce ré ci pient avant de les faire glis ser sur le
mur le long des courbes de son corps, des si nant un arc rou geâtre au‐ 
tour d’elle avec des mou ve ments lents. Enfin, elle ins crit pro gres si ve‐ 
ment et au doigt, dans cette forme courbe, les mots en san glan tés  :
There is A Devil In side Me (il y a un démon en moi).
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Les gestes sont me su rés, la confi gu ra tion est mi ni ma liste, la mise en
scène anti- spectaculaire. Les signes de sang connotent la vio lence et
la dou leur, mais éga le ment la co lère 32 in fluencent les ca rac té ris‐ 
tiques phy siques et mo rales. La co lère re lève du tem pé ra ment san‐ 
guin, plu tôt mas cu lin, as so cié à la cha leur, à l’hu mi di té ou en core à la
puis sance.). Pour au tant, as so ciée à une mo da li té per for ma tive atone
et contrô lée, cette rage vibre de ma nière aussi gla ciale que puis sante.
À l’époque, Men die ta est étu diante au sein de l’In ter me dia Art Pro‐ 
gram de l’Uni ver si té de l’Iowa :

22

J’étais consi dé rée par les gens du Mid west comme une créa ture éro ‐
tique (le mythe de la La ti no sexy), agres sive, et un peu dia bo lique.
Leur at ti tude a gé né ré une grande ré bel lion en mon for in té rieur
jusqu’à ce que ça fi nisse par ex plo ser en moi, et j’ai pris conscience
de qui j’étais, de ma propre exis tence en tant que per sonne très par ‐
ti cu lière et unique. 33

Blood Sign ap pa raît comme un geste ra di cal en ré ponse di recte et
vin di ca tive à ces sté réo types déshu ma ni sants. Une ri poste en forme
de pro vo ca tion qui re tourne le stig mate, se le ré ap pro prie et en fait
une force.
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En 1984, Ana Men die ta dé clare dans une in ter view réa li sée pour pro‐ 
mou voir l’ex po si tion Ri tual and Rhythm: Vi sual Forces For Sur vi val,
« mon art est le pro duit de la co lère et du dé pla ce ment », avant de
pré ci ser «  même si mon ima ge rie peut pa raître dé nuée de rage, je
pense que tout art vient d’une co lère su bli mée » 34. Qu’il s’agisse d’une
co lère franche et ex plo sive ou d’une fu reur froide et maî tri sée, les
pra tiques cor po relles des femmes sont loin de pu re ment in car ner ou
re pré sen ter cette émo tion forte. Elles œuvrent plu tôt à sus ci ter une
in ten si té af fec tive vio lente qui se dif fuse et se trans met aux spec ta‐ 
teur⸱rice⸱s à tra vers des gestes. Gestes d’ex plo sion, de sac cage, de
pro tes ta tion ou de ré bel lion  : ces formes cor po relles vé hi culent et
lient en semble l’émo tion nel et le po li tique. D’un em por te ment in di vi‐ 
duel à une fu reur col lec tive, l’ir rup tion du fé mi nisme dans les champs
so ciaux, po li tiques et ar tis tiques trans forme la co lère en es pace pri vi‐ 
lé gié de conscien ti sa tion et de mo bi li sa tion. En se trans met tant de
corps en corps, la rage ac quiert alors une di men sion pu blique et per‐ 
for ma tive. L’in ten si té co lé rique des œuvres per for ma tives fé mi nines
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