
-------------------------

V.Y. Mudimbe et !'ordre etabli:
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dans son oeuvre romanesque
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La publication par Mudimbe de L'Autre face du Royaume (l973) visait Adenoncer et A
critiquer le discours Mgemonique produit par les ethnologues et historiens occi

dentaux Apropos des peuples «exotiques.» En e£fet, les Ocd.dentaux se sont assures, A
travers I'ethnologie et I'histoire de privileges de legitimation leur permettant d'in
valider les differents discours africains (Mudimbe, 1973, p. 99-1(0). D'un autre cote, il
s'agissait pour l'auteur de «lancer une interrogaiton, Asavoir comment les Africains
pourraient entreprendre chez eux un discours tMorique qui soit producteur d'une
pratique scientifique» (Mudimbe, 1973, p. 10).

Lapublicationde L'Odeurdu Pere (1982) rentredans la memepreoccupation. L'auteur
y montre, Atravers les sciences socia1es et la recherche, comment se manifeste encore
en Afrique «1'Odeur d'un Pere» tyrannique et abusif. Par ailleurs, Mudimbe preconise,
dans la perspective d'une liberation reelle de l'Africain, sa mise AI'ecart par rapport A
l'Occident. ns'agit aussi pour l'Africain, de se constituer comme theme central, comme
sujetdu discours qu'il veut elaborer. nlui faut avoir <<cette capacitede pouvoir assumer,
dans la virginite d'une paroleet la folie d'un espoir, I'activite et la force de la subjectivite
face Al'histoire» (Mudimbe, 1982, p. 202).

Ainsi, dans ses essais, Mudimbe denonce un Ordre du discours qu'll veut s'imposer
comme la Reference. Dans cette perspective, l'oeuvre romanesque de V.Y. Mudimbe
apparait comme une extension de ses reflexions theoriques: «L'oeuvre romanesque
[apparait] comme I'extension et I'application de certains motifs precedemment ou
conjointement developpes dans les essais theoriques (Mouralis,1988, p.18). ns'agiten
somme de voir comment lediscours theorique s'inserede fac;on coherente dans l'espace
romanesque de Mudimbe Atravers la denonciation du Principe autoritaire. L'analyse
de Entre les eaux (1986), du Bel imnwnde (1976), de L'Ecart (1979), etde Shaba deux (1989)
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permettra de montrer comment fonctionnent les differents systemes institues par un
Ordre et un Discours imposes.

Les reflexions amorcees par V.Y. Mudimbe Apropos du Sujet africain trouvent leur
concretisaiton dans l'univers romanesque. Les mod~les d'ecritures choisies par le
romancier illustrent deja. une «demultiplicaiton de la subjectivite» (Mouralis, 1988, p.
18).

Entre les eaux presente une structure narrative sous forme de monologues interleurs.
Le tout premier element qui se donne Avoir est l'expression d'une subjectiviteecartelee
entre plusieurs exigences. VoilA pourquoi le caract~rede rectt n'apparait pas d'emblee
dans le discours de Pierre Landu. Le monologue interieur induit une serlede reflexions
qui bouleverse la chronologie. Le lecteur est non seulement oblige de rentrer dans la
subjectivite de Pierre Landu, mais de reconstruire le rectt apres-eoup. Cette expression
de la subjectivite fait ressortir un incessant va-et-vient entre le present et le passe. Ce
mouvement permet de reconstruire le rectt; II illustre aussi les atermoiements du
personnage et justifie d'un autre cOte ses derobades Ala fin de son histoire. On n'a donc
pas affaire Aun personnage Mterodiegetique qui raconterait la vie du jeune pretre avec
une certaine objectivite. Le personnage central prend lui-meme en charge le rectt avec
tout ce que cela comporte comme subjectivite.

Dans Le Bel immonde, Mudimbe introduit la multiplicite des points de vue. Le role du
narrateur omniscient y est limite. Celui-ei se contente d'intervenir pour l'avancee de
l'action. Le rectt est ainsi produit Apartir de plusieurs focalisations internes. Les points
de vue du ministre alternent avec ceux de Ya et du narrateur omniscient. La narration
Ala deuxieme personne est aussi presente. Pour peu qu'on se laisse prendre au piege
de la narration que propose Mudimbe, cette conscience peut devenir la voix du lecteur,
en ce sens que «clans l'univers romanesque... la seconde personne represente le lecteur»
(Butor, 1964, p. 670). Le rectt est con~ de telle mani~re que les agissements de Ya ou
du ministre se pretent Adiverses interpretations selon l'instance narrative.

A quelques differences pres, L'Ecarl oMitau meme objectifnarratologique. Au debut
de l'oeuvre, l'auteur implidte tient Aetablir la distance par rapport au rectt (Mudimbe,
1979, p. 11-15). Presque toules les regles de l'ecnture romanesque sont detruites et le
recit de Nara est decousu Apremi~re vue. Aucun indice ne permet de determiner avec
exactitude les di.fferents lieux et temps de l'action. n semble qu'apparemment, le
narrateur n'arrive pas A agencer logiquement les differentes phases de son histoire
personnelle. En suivant la logique interne du personnage, le lecteurpe~it l'angoisse
qui transparait dans le discours de Nara. Le lecteur est oblige de faire un effort, de
participer au rectt, et l'angoisse qu'll pen;oit est due A1'inadaptation de Nara A son
milieu social et aussi Ason hypersensibilite face au discours vehicule par I'Occident. Le

. mode narratif est tel que le lecteur se trouve dans l'obligation d'adopter un point de
vue bien precis. .

Shaba deux de V.Y. Mudimbe se situe dans la meme perspective que ses precedents
romans. ns'agit des carnets de Mere Gertrude, une Soeur Franciscaine de Kolwesi Ce
journal tient Ala fois du monologue interieur et du rectt. Au depart, on a affaire Aune
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serie de reflexions sur l'aventure personnelle et spirituelle de M~re Marie Gertrude.
Avec la situation de guerre qui s'impose aKolwesi, le lecteur pe~oit les evenements a
travers le regard et les etats d'ame d'une religieuse qui se retrouve, malgre elle, au sein
de la tourmente. C'est le rectt integral d'une subjectivite qui ressent dans son ame les
souffrances de ses concitoyens. En tantqu'Africaineet Franciscaine, elle vitdoublement
le drame des siens. Au jour le jour, elle retrace les horreurs dont e11e est le temoin
indirect. En effet, dans son rectt, elle ne donne pas de description directe du drame qui
se derou1e dans la ville. Seuls les crepitements d'armes et les blesses qu'elle l'eQ)it a
I'infirmerie des Soeurs lui permettent de mesurer l'horreur de la situation. Dans tous
les cas, le lecteur ne pe~it les evenements qu'atravers le regard de la narratrice.

Comme on le remarque, les romans de V.Y. Mudimbe sont I'expression d'une
subjectivite demultipliee. n s'agit d'une mise en exergue du Je-narrant qui prend en
charge la totalite de son rectt et de son histoire. Entre les eaux montre «I'image d'un ~tre

qui ne reussit pas aordonner, pour leur conferer un sens, les di.fferentes phases de son
existence» (Mouralis, 1988, p. 10). nen est de m~mede L'Ecart qui est le reat d'une ame
tourmentee. Shaba deux est le drame d'une religieuse, et Le Bel immonde a une ecrtture
eclatee qui permet aux differentes instances narratives de s'exprimer.

Les romans de Mudimbe se caracterisent donc par des subjectivites qui se cherchent
et qui sont a la recherche d'un rep~repouvant leur permettre d'affermir leur identite.
Par ailleurs, l'ecnture romanesque se depouille et s'epure des artifices qui fondent le
recit. On pense notamment au Bel immonde qui a une ecnture~e, impersonnelle. Le
romancier y «deploie toute une strategie pour ne donner des faits et des acteurs
historiques - aucun d'eux n'est nomme - qu'une vision fragmentaire, allusive et
eclatee» (Mouralis, 1988, p. 117). Seuls deux personnages sont nominalises: Mulembe
et Ma Yene. Mais il s'agit de personnages lointains qui n'ont aucune incidence sur
l'evolution de l'action. Par contre, ceux qui interviennent directementdans l'action sont
anonymes; Ya veut tout simplement dire Belle.

On constate que ces personnages sont beaucoup plus representatifs de roles sociaux.
Peut-etre ne representent-ils pas des types, mais I'ecnture romanesque les montrent
sous l'angle du role social L'amie de Ya disparait, la jeune femme l'oublie. Par ailleurs,
ceux qui recueillent des informations chez Ya ne viennent chacun qU'une seule fois.
On remarque aussi que les membres de la haute hierarchie de L'Etat sont designes par
leurs roles: le Vice-President de la Chambre des representants, le Secretaire, Monsieur
l'Officier, etc...

En ce qui conceme l'instrumentalisation des personnages, l'annonce de la mort du
ministre est assez significative. Le deres est annonce par le biais d'un entrefilet dans un
journal:

Un ministre briile vU dans sa voiture.ll partait
en mission en province...
Un grand defenseur de la Nation... (Mudimbe, 1976, p. 155).
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Cette annonce ne contient pas le ton pathetique quelquefois uitlise pour la circon
stance. En plus, le personnage n'est pas designe par son nom propre, mais par sa
fonction. Autrement dit, un ministre est mort, un autre le remplacera et le systeme
continuera de fonctionner.

Ce type de personnage anonyme etait deja present dans Entre les eaux. Le chef des
rebelles ne possede pas de patronyme. 11 n'est connu que sous le nom de Chef. 11 a
desincame sa personne pourdevenir une «impersonnalite.» La designation est traduite
au niveau scriptural par la majuscule qui commence le mot. Pierre Landu le constate:
«ll etait seul comme d'habitude. Un chef. Non, le Chef» (Mudimbe, 1986, p. 57).

En s'engageant dans la rebellion, il sait que la mort l'attend au bout de son aventure.
Peu importe de quel cOte elle viendra. Le Chef sait qu'll ne pose qu'une pierre Aun
edifice que les autres acheveront peut~eplus tard: «Cet homme s'offrait comrne un
simple instroment preparant un temps futur qu'il ne connaitrait pas» (Mudimbe, 1986,
p. 52). De cette mania-e, le personnage s'instromenta1ise; le seul souci du Chef est
d'<<etre une bonne piece dans l'enonneengrenage qu'[est] cette revolution» (Mudimbe,
1986, p. 52).

L'instrumentalisation des personnages se manifeste aussi au niveau de fhistoire du
recit. Dans Entre les eaux, les rebelles membres de differents groupes doivent arriver A
se considerer somrne des piOns sur un echiquier. 11 ya un processus de depersonnali
sation et d'anonymation base sur fattribution de numeros d'appel. Au depart, Pierre
Landu refuse de devenir un membre anonyme du groupe. Mais apres une serie de
conditionnements, le pretre le devient: Avec cette complicite acceptee et vecue, ce n'est
plus que le numero 134 toujours disponible qui s'est leve machinalement» (Mudimbe,
1986, p. 45).

Que se soit au niveau du recit ou celuide l'histoire, l'anonymation et finstrumental
isation des personnages se justifient du point de vue du role socia1 11 faut cependant
remarquer que f ecriture maintient les personnages dans une pure fonctionnalite tout
en leur pennettant de conserver intactes leurs personnalites Atravers des traits distinc
tifs moraux et psychologiques riches. Cette presentation singuliere des personnages
montre que ceux-ci sont amenes A evoluer au sein de groupes qui luttent pour la
conquei:e du pouvoir symbolique.

Les romans de Mudimbe mettent en evidence des espaces au sein desqueIs se
manifestent des luttes symboliques et materielles. A travers les roots des differents
personnages se profilent des groupes qui combattent pour la domination.

11 y a ceux qui luttent contre fOrdre institue etqui voudraient renverser f echelle des
valeurs. lIs sont communement appeles rebelles. Que ce soit dans Entre les eaux ou Le
Bel immonde, le deploiement de faction des rebelles a pourbase le conditionnementdes
membres du groupe. Pierre Landu subit une serie de fonnations qui font de lui un
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homrne au service d'une cause. Dans Le Bel imnumde, Ya et son amie deviennent les
espionnes forcees des rebelles grace Aun certain nombre de conditionnements.

Le discours produit par ceux qui sont contraints d'evoluer dans le maquis a pour
objectif premier de prouver la «verite» de leur cause. ns'agit d'un discours invalidant
accusant les membres de I'ideologie dominante de tous les maux. Ce meme discours
valide et tend Alegitimer l'action des rebelles. VoilA pourquoi ceux-clpersuadent Ya au
sujet de la mort de son ~re:

n est mort parce qu'il savait que les choses ne sont pas bien
conune elles sont: il y a des riches et des pauvres. Les riches
veillent ace que cette distinction demeure et qu'il yait toujours
des pauvres qui soient leurs esclaves (Mudimbe, 1976, p. 55).

Par ailleurs le discours tend Aculpabi1iser les deux jeunes femmes afin de proceder
efficacement Aleur recuperation.

Les procedes utilises par les rebelles se retrouvent sous diverses formes dans la lutte
contre les pouvoirs. Les actions et les discours sont repressifs, persuasifs, incltatifs. En
effet, «le discours fonctionne, en permanence, comme un code de regulation, de
mobilisation et de repression des deviances» (Ansart, 1977, p.92).

Par la suite d'ailleurs, Belle comprendra qu'elle n'est qu'un pion dans un syst~me

pret Adetruire quiconque faillit: «A ses yeux, pensa-t-elle, je n'ai aucune valeur. Je peux
disparcu1re, rien ne changerait» (Mudimbe, 1976, p. 118). Elle se rend aussi compte que
les «revolutionnaires» se sont servid'eux et ont utilise la memoire de son~epar pure
strategie.

Dans Entre les eaux,le procede est identique, Aquelques differences pres. Le Chefdes
rebelles met en place un processus de legitimation passant par le conditionnement
physique et la formation ideologique. Le principe de l'action revolutionnaire se resume
a la simplicite des methodes et AI'exclusion de toute nuance entre le ban et le mauvais
acte. Le ban acte est celuiqui sert la revolution, meme s'll s'agit d'une tuerie. C'est ainsi
que les responsables du maquis procMent Ala designation du bouc emissaire qui est
«I'imperialisme americain dans son abjection» (Mudimbe, 1986, p. 130).

Dans le cas precis des maquisards, II y a hiatus entre les objectifs vises et le support
ideologique. Les cours theoriques ~s contribuent plutOt a l'abrutissement des re
belles et AI'entretien de la haine du syst~mecapitaliste. On ne leur montre pas l'ennemi
direct qui est l'oligarchie gouvernante de leur pays. Les chefs rebelles se cantonnent
dans des definitions abstraites qui ne montrent pas comment combattre les injustices
sociales «ici et maintenant.»

Shaba deux presente des gendarmes Katangais qui luttent contre l'Ordre institue.
Pour cela, Us investissent Kolwesi par le feu et par le sang. Ce que Jacques,l'infirmier,
consid~recomme une liberation, une «mte permanente» est le debut d'une famine qui
sevira dans la ville. VoilA pourquoi «le chant de la liberte qu'll porte... a toute l'air d'une
malediction» pour Soeur Marie Gertrude (Mudimbe, 1989, p. 67). Les gendarmes
instaurent un nouvel Ordre en mettant en place une autre administration.
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Bien entendu,les membres de I'ideologie dominante n'entendent pas Iaisser certains
groupes perturber I'Ordreetabli Ils reagissentavecviolence et utilisent tous les moyens
neeessaires afin d'investir le maquis.

Dans Entre les eaux,les gouvemementaux, au cours d'une action eclair, detruisent le
refuge des rebelles. Il s'agit d'un nettoyage en regIe:

C'etait leur tour de jouer les conquerants. Caches dans un buis
son, nous assistions a une cassure... Miss Poubelle nous ap
parot... lls l'ont descendue about portant. C'etait parfait. Dans
l'ordre des choses. Un nettoyage come il faut. A sec (Mudimbe,
1986, p. 166).

Dans Shaba deux, la reconqu~tede la legitimite se pe~oitaussi sous I'angle de l'action
militaire. La reprise du pouvoir symbolique par les autorites de Kinshasa est aussi
meurtri~reque la phase de I'invasion par les Katangais. L'armee offidelle utilise le
chantage et procMe ades prises d'otages:

Les nouveaux conquerants exigeraient que les Katangais quit
tent la ville, sans condition, dans les vingt-quatre heures. Autre
ment, ils massacreraient les otages d'abord, accuseraient les
Katangais de ce me£ait, et reprendraient la ville dans le sangavec
le concours de la communaute intemationale (Mudimbe,1989,
p.SS).

Pair ailleurs,l'armee procMeaune classification basee sur I'exclusion arbitraire, afin
de justifier la mise en marche des mecanismes de repression: «Les arrestations sont
indiscriminees... Tous les ressortissants du Katanga sont des ennemis de la Repu
blique... Et l'armee enl~ve des Katangais qui ne le sont que dans la pensee de leurs
accusateurs» (Mudimbe, 1989, p. 118).

Bien entendu, ces actions punitives et le massacre de la population sont les resultats
de la mise en place d'un reseau de delateurs qui en profitent pour regler leurs comptes
en denonciations calomnieuses. Cette situation est un scanda1e permanent, surout que
les medias d'Etat servent de support a l'armee officielle tout en diabolisant les gen
darmes Katangais.

La renconqu@te du pouvoir dans Le Bel immonde se fait par le biais des strategies de
combat par l'orthodoxie. Celles-ei consistent a decouvrir le fonctionnement de la
rebellion et adetruire les dissidents. On dissemine partout les agents de la securite:

II Yen a toujours beaucoup par id. Par exemple, celui qui parle
avec deux fiUes au bar. Et dans le coin, juste en face de nous, le
gros occupe a embrasser cette fille... Et ama gauche, le faux
mince qui boit tout seul, je crois qu'll est aussi du groupe
(Mudimbe, 1976, p. 26).
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C'est l'expression d'un Etat forternent polider. Les agents de I'Institue se retrouvent
dans tous le milieux afin de mieux controler la societe.

Dans le meme contexte, la strategie eIaboree par le ministre s'inscrit en droite ligne
du souci de retablir l'Ordre. 11 faut confondre et compromettre certaines personnalites
qui ont des rapports reels ou supposes avec les insurges; les arreter et annoncer la
victoire des forces arrnees nationales cl la radio; trouver des boucs emissaires et les
ecraser de haine et de mepris.

En fait, le rninistre devient une machine cl detruire. 11 est d'un cynisme qui surprend
ses collegues; <<]'avais etale les grandes lignes d'une politique... Voila qu'll me felicitait
cl mots couverts, sourait de ce cynisme qu'll aurait d1i s'attribuer...» (Mudirnbe, 1976, p.
102).

Ensornrne, les di.fferentes strategiesuti1isees par tous ceuxqui luttentpour lepouvoir
syrnbolique sont basees sur des interets personnels ou de groupes. Dans Entre les eaux,
Pierre Landu se rend compte que les motivations des rebelles ne coincident pas avec
les siennes. Dans Le Bel immonde, le souci primordial du rninistre est de se maintenir
dans la sphere gouvernemental par tous les moyens. Voila pourquoi il n'hesite pas cl
offrir l'arnie de Ya en sacrifice. Dans Sluzba deux, la mise en place du systeme de
desinformation mediatique par le pouvoir, l'un des nombreux chamiers decouverts
dans Le Centre social de Mere Honorine, provoque la coIere et l'indignation de Soeur
Marie Cectle. Avec le regne du mensonge, le carnage dans la ville devient des actes de
folie averes: «11 y a trop de morts cl Kolwesi au nom d'une raison d'Etat qui, cl mes yeux,
releve de la deraison pure» (Mudirnbe, 1989, p. 139-140).

C'est pourquoi Mere Marie Gertrude choisit la neutralite au nom de la cornmuaute.
Elle s'est rendu compte que cette guerre est celle de la betise hurnaine, celle de ceux qui
tuentpar go1it irnrnodere du pouvoir. D'unrote comme de l'autre, Ies individus luttent,
au nom d'une illusion de liberte, pour la mise en place du Principe autoritaire. Elle est
ainsi reduite cl prier <<pour ceux qui, au lieu d'eveiller les consciences de [sesl compa
triotes cl la vie et cl sa generosite, les tyrannisent et propagent la mort au nom de la
liberte» (Mudirnbe, 1989, p. 70).

Malheureusement,les systemes mis en place se caracterisent par la violence aveugle.
C'est elle qui detruit indistinctement le ministre et Antoinette, la compagne d'infortune
de Pierre Landu. Malgre ses prieres, Mere Marie Gertrude est tuee et mutilee par ceux
qui repandent la mort violente au nom de la liberte.

L/univers rornanesque de V.Y. Mudirnbe presente des espaces socio-politiques qui
relevent des republiques bananieres. Les personnages reagissent differernment face cl
I'oppression. Il y a ceux qui, comme le ministre, cherchent cl s'inserer et cl maintenir
dans le systeme prebendier. n y en a qui Iuttent pour Ieur survie, cl I'exemple de Ya.
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D'autres par contre, apartir d'actions diverses, s'efforcent de mener un combat pour
plus de justice: c'est le cas de Pierre Landu et des personnages de L'Ecarl. ns'agit pour
ceux-Ia d'introduire de nouvelles references et de nouveaux repa-es symboliques dans
leur societe. Voila pourquoi Us eIaborent un autre type de discours plus conforme a
leurs attentes.

L'Ecarl ne presente pas de situationde guerre comme les autres romans de Mudimbe.
Cependant, la crise socio-politique y est omnipresente. C'estainsi que Soum elabore un
discours communiste pur et dur. Le communisme est pour lui la seule voie permettant
de sortir du sous-developpement et de combattre les injustices sociales.

Malgre le caract~re intolerant de son discours, Soum sait parlerdes injustices socla1es
et de la ~re: <<Son projet est froid, parfaitement raisonne, et surtout a le pouvoir
remarquable de nommer toutes les~s, de les integrer en un tableau gigantesque
de salut de 1'univers» (Mudimbe, 1979, p. 46-47). Seulement, le discours de Soum n'a
pas de prise sur la reaIite quotidienne de son environnement immediat Integrer les
~res dans un «tableau gigantesque de salut de 1'univers» rel~ve du reve. En effet,
l'ami de Nara theorise beaucoup plus qu'il ne fait un discours pratique sur les realites
de son milieu.

Marie-Astrid qui tient pratiquement le meme discours pe~oit la difference qu'll y a
entre Soum et les autres: «Nara, je n'ai pas les mots de Soum. Je ne les envie pas. 11 panse
des blessures, cache la~re.nfaut regarder la pourriture en face (Mudimbe, 1979, p.
90). Voila pourquoi elle fait un proc~spolitique et nomme avec precision et conviction
les miseres de la population.

En fait, les deux discours parlent des memes reaIites avec des intonations differentes.
Lorsqu'il parle du peuple, Soum provoque en meme temps le reve, les promesses du
bonheur futuro Son discours correspond parfaitement aux canons des ideologies com
munistes. Son discours a beaucoup plus l'air d'une l~onbien apprise. Voila pourquoi
il est sans passion. Par contre, Marie-Astrid est bouleversee par le scandale qui se
deroule autour d'elle. Son discours est passionne; elle exprime ce qu'elle ressent dans
l'ame et exhale l'amertume de beaucoup de ses compatriotes.

Seulement, d'un autre point de vue, le discours de Marie-Astrid exprime 1'impuis
sance face a1'Ordre institue. En effet, les gouvernants ont recupere etconfisque les mots
du registre revolutionnaire afin de couvrir et de justifier les malversations, les folies de
grandeur et le regime prebendier» «Mais la revolution... D'abord, Us ont deja vole le
mot pour couvrir la surface de leurs pouvoirs et les grandeurs de leurs dereglements»
(Mudimbe, 1979, p. 93).

La recuperation par le haut du discours revolutionnaire rend les individus amers. Le
discours devient alors le seul moyen d'agir, la seule arme qui reste pour la remise en
question de l'Institue. Le discours n'est plus appel a l'action, mais moyen de consola
tion, ersatz de solution.

Nara de son c6te est aussi ala recherche de nouvelles references. Mais son discours
s'inscrit dans le cadre de la recherche universitaire et d'une reecnture de 1'Histoire. Il
a un projet important:
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J'aimerais repartir de zero, reconstruire du tout au tout l'univers
de ces peuples: decoloniser les connaissances etablies sur eux,
remettre a jour des geneaIogies nouvelles, plus credibles, et
pouvoir avancer une interpretation plus attentive au milieu et a
sa veritable histoire (Mudimbe, 1979, p. 26-27).

Le projet d'Ahmed Nara devient une projection au plan romanesque des refJ.exions
rnenees par V.Y. Mudirnbe au niveau tMorique; A savoir comment proc:eder pour se
debarasser de «1'Odeur de per-e.» C'est ainsi que Nara Apour ambition de contrecarrer
le Discours occidental. L'histoire est une science qui a contribue Adonner une image de
soi tres positive de f Autre tout en «sa1issant» ceUe des Africains (Mudimbe, 1973, p.
89). En fait, le double processus de validation et d'invalidation a ete utilise par le
discours occidental.

Nara veut cornbattre les conceptions occidentales de l'histoire et son projet par un
nouvel etat d'esprit: «J'airnerais etre un historien n~e. Je ne peux le devenir sans etre
rnechant Arnon tour» (Mudimbe, 1979, p.67). 11veut reecrtre l'histoire Apartir du point
de vue des Africains. L'Occident s'est servi des sciences historiques avec un parti pris
flagrant pour justifier des ambitions tisses dans le rnensonge et des interets egoi"stes.
Nara veut justifier et legitimer son discours avec le rnerne parti pris: <<}'adrnettrais
volontiers qu'il y ait parti pris dans rna demarche, rnais II est de totale sincerite»
(Mudimbe, 1979, p. 68). Contrairement auxautres, il se servira de la verite de fhistoire.
VoilA pourquoi il veut appliquer Ason propre compte les concepts fondamentaux des
sciences historiques.

Seulernent, la demarche d'Ahrned Nara est sujette Ades difficultes de divers ordres.
11 y a tout d'abord des obstacles lies au travail qu'll a inite. Lorsque Nara evoque les
orientations de son projet, ses censeurs universitaires ne f encouragent pas: «QueUe
utilite? Les Koubas sont connus... Us ont ete etudies en profondeur... - Par un Noir?
- Vous pensez que cela changerait quelque chose...?» (Mudimbe, 1979, p. 27).

Selon le «censeurs,» la reecriture de fhistoire par un Noir n'aurait aucune incidence
surfinterpretation des faits historiques. Nara soutient lecontraire. Pour lui, les donnees
changent si un Noir ecrit sa propre histoire. n s'agit d'une question de sensibilite et
d'identite:

Que les Allemands commencent par se contenter des descrip-
tions deleur passe faite par des FranQris Ceux-ei par des etudes
anglaises... Alors seulement, je cederais Je crois que c'est tres
important,Monsieur, la sensibilite... [Ellel est une liberteala fois
precieuse et irrempla~ble(Mudimbe, 1979, p. 27).

Pour le narrateur, les Africains ne doivent plus reprendre Aleur compte les discours
produits par les <<africanistes.» Us doivent devenir les sujet de leur histoire Atravers un
discours specifique.

Nara se heurte aussi aux difficultes d'ordre methodologique. En voulent reecrire
fhistoire, le narrateur choisit des theories et des methodes conceptueUes occidentales.
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En utilisant les nonnes occidentales des sciences historiques, Nara poursuit un but, a
savoir invalider le discours de YAutre. Seulement, la decision d'un jeune historien est
hasardeuse. Tout d'abord, il ne maitrise pas suffisamment Yanne de YAutre pour s'en
servir convenablement. nen subira d'ailleursYeffet boomerang: «Je m'etais inventeune
anne. Elle se transfonnait sous mes yeux. J'etais devenu ma propre victime» (Mudimbe,
1979, p. 65). Son anne s'est retournee contre lui, d'autant plus qu'il est reste desespere
ment seul du debut ala fin de son itineraire.

Ensuite, Yutilisation des methodes occidenta1es modifie forcement sa perception de
l'environnement. Nara n'a pas reexamine les theories et les concepts des diverses
sciences venues d'Occidentafinde mieux les appliquerauxmilieux socio-culturels qu'il
veut etudier. L'oubli ou la negligence se comprend d'autant plus que Nara et ses
camarades n'ont pas eteaI'ecole d'une rationalite africaine, mais plutOt <<a Yecole d'une
rationalite parfaitement etrangere aux codes fondamentaux de leurs cultures et aux
concepts philosophiques de leurs univers historiques» (Mudimbe, 1982, p. 25).

Nara enferme donc le champ de ses investigations dans des codes nonnatifs qui
bl<XJ.uent les recommencements possibles de sa quete. C'est Yune des raisons poUf
lesquelles il traine sa these depuis dix ans. En utilisant les nonnes des historiens
occidentaux, Nara s'est impose «un seullieu apartir duquell'ordre s'ordonne,le sens
se donne,l'humain s'offre apenser» (Mudimbe, 1982. p. 34). Le narrateur tombe dans
le piege tendu par I'Autre parce qu'll a voulu se servir de reperes hors-eontextes.

Ainsi,le personnage ne pe~oitpas reellement les problemes de sa societe. n les pose
plut6t atravers un prisme defonnant qui Yaliene. Dans ce cas, il peut, «en toute bonne
foi et avec une rigueur exemplaire, poser sur YAfrique un regard occidental, et toutes
ses recherches et travaux pourraient n'etre que confortation de l'ideologie occidentale»
(Mudimbe,1982, p. 56).

En somme, Naran'a pas su echapperaYOccident. Meme s'ily a de sapartune volonte
manifestede poser un regard Noir sur son continent, le personnage tombe dans le piege
tendu par I'Autre. V.Y. Mudimbe l'a d'ai1leurs souligne:

Echapper reellement al'Ocddent suppose... de savoir jusqu'ou
}'Ocddent, insidieusement peut-etre, s'est approche de nOUSj
cela suppose de savoir, dans ce qui nous permetde penser contre
l'Ocddent ce qui est encore ocddentalj et de mesurer en quoi
notre recours contre lui est encoreetpeut-etreunerusequ'il nous
oppose et au terme de laquelle il nous attend, immobile et
ailleurs (Mudimbe, 1982, p. 44).

Le type de demarche entreprise par Nara necessite une attention et une clairvoyance
constantes. Ces deux qualites ont manque au personnage.

Un autre obstacle serieux vient de Yentourage de Nara. Soum, Camara et tous ses
autres amis ont le meme projet que lui; asavoir J.iberer les Africains et promouvoir de
nouvelles references. Mais les objectifs de Soum se limitent au strict plan du bien-etre
materiel et de I'acquisitiondes technologies. nne tient pas comptedu choc traumatique
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qu'ont subi et subissent encore les Africains au cours de leur histoire. noublie que les
stroctures de la memoire collective et les reperes symboliques des Africains doivent
etre modifies.

Ainsi, le projetde Nara est contrecarre par ceux qui auraient d111e soutenir de toutes
. leurs forces. VoilA pourquoi le personnage se retrouve tout seu1 Il ne sera pas assez

solide pour resister aux forces d'inerties. Il est A la fin victime de la mission qu'll s'est
assignee.

Dans son contexte, Nara etait condamne Adisparaitre. Sa mort devient ainsi le prix
Apayer afin qu'un langage, un discours nouveau puisse se mettre en place au sein des
societes africaines. En effet, «un risque partage organise toute civilisation; un risque
dont aucun de ses membres ne peut faire l'economie: celui de mourir pour fonder, celui
de payer au prix fort le pouvoir de parler un langage d'homme» (Certeau, 1969, p. 113).

Malgre les insuffisances de ses initiatives et sa mort, Nara a eu le merite de vouloir
contribuer AI'elaboration de nouveaux reperes symboliques. Sa demarche a donc ete
de bout en bout une denonciation et une remise en question de I'Institue.

Au terme de ces reflexions, on constate qu'll se degage une permanence de la pensee
de V.Y. Mudimbe qui s'elabore dans ses essais et qui se prolonge dans son oeuvre
romanesque. Ses textes theoriques majeurs denonQlient dejA l'Ordre etabli L'Odeur du
Pere et L'Autre face du Royaume ont demonte les mecanismes de fonctionnement de
l'Institue. Ace niveau, II s'agissait de voir, A travers une demarche inter-textuelle,
comment la remise en question de l'Institue fonctionne dans I'univers romanesque.
Au-delA donc de la fiction, l'oeuvre romanesquedeV.Y. Mudimbe est une continuation,
dans un autre espace, des reflexions dejA engagees en ce qui conceme le devenir du
continent Noir.

NOTES

ILa premiere edition de Entre les eaux date de 1973 (Presence Africaine).

2pierre Ansart, dans son livre Conflits Idiologiques et Pouvoir explique le fonctionne
ment de ce type de discours: «Le propre d'une ideologie [...] estde constroire un double
raisonnement d'invalidation et de validation des sys~mes de pouvoir. Le discours
demontre le caracta-e illegitime ou inferieur de toutes les autres possibilites histori
ques...» (p. 43).
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