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Tres peu d'auteurs franl;ais du 18eme et du 1geme siec1es ont evoque le probleme
de l'esc1avage et la condition de ses victimes. Dans ce nombre restreint, il faut
souligner I'apport de I'ecriture feminine dont le ton nouveau constitue un ec1airage
judicieux sur cette periode historique. Ce regard a aussi apporte une touche peut-etre
plus humaniste a la litterature de l'epoque. Quelques illustres figures en temoignent:
Olympe de Gouges avec L 'Esc!avage des noirs ou I'heureux naufrage (1789),
Madame de Stael avec Mirza (1795) et la duchesse Claire de Duras avec sa remar
quable reuvre, Ourika (1823); toutes trois sont marquees par le souci de la condition
humaine. En cela, Ourika constitue un vibrant plaidoyer. Cette reuvre est d'un interet
manifeste car, pour la premiere fois dans la litterature franl;aise, une heroine noire
apparal't en tant que sujet d'enonciation. Roman a la premiere personne, la perspec
tive y est done auctorielle, c'est-a-dire fondee sur la subjectivite de la "je-narrante"
decrivant sa condition d'existence en tant que "je-narree." Cette etude s'appuie sur la
typologie narrative, c'est-a-dire la perception du monde romanesque selon l'angle de
vision! d'un personnage. Et dans l'analyse de ce texte, un ec1airage a la fois historique
et philosophique apparal't indispensable pour cemer et comprendre l'univers roman
tique et oppressant de ce recit. Ourika, c'est une vie en deux sequences fulgurantes:
ascendante et descendante. Deux sequences gouvemees par la symbolique d'une
couleur, celle de la peau noire, et par l'hypocrite philanthropie d'une epoque Oll les
liberaux sont souvent les plus dangereux tant leur inconscient est loin de refleter les
opinions emises au vu et au su de tous. 11 sera bien indique de porter l'attention sur
cet aspect sequentiel et la technique narrative utilisee par Duras, fondee sur differents
points de vue.

L'entreprise coloniale a ete longtemps justifiee comme I'apport de valeurs de
"reelle" civilisation a d'autres peuples. "Reelle" par rapport a quoi? Voici un attri-



but problematique qui caracterise tres fortement la nature des rapports du blanc et du
noir, rapports identifiant par une charge positive le visage du colon et une charge nega
tive, celui du negre. Cela transparait fortement dans le recit de Duras. Et les moti
vations morales laissent perplexes surtout quand on saisit la veritable mission des
religieux de l'epoque. Comme exemple, nous citons un extrait de la lettre du Frere
Luis Brandaon au Pere Sandoval:

Votre Reverend m'ecrit qu'il aimerait savoir si les Negres envoyes dans
vos regions ont ete legalement captures. A cela, je reponds que votre
Reverend ne devrait avoir aucun scrupule sur ce point parce que cette
question a ete examinee par le Conseil d'Ethique de Lisbonne, et tous
ses membres sont des gens instruits et consciencieux. 11 en est de
meme des eveques de Sao Tome, du Cap-Vert et d'ici - cl Luanda - tous
des hommes instruits et de vertu qui n'ont trouve aucun probleme cl
cela. Nous sommes ici depuis quarante ans et il y a en notre sein des
peres tres instruits [...] Et jamais, ils n'ont considere ce commerce
comme illicite. Par consequent, les Peres du Bresil et nous achetons
des esclaves pour notre service sans aucun scrupule [...] (Zinn 29).

Dans ce propos beni, denue de tout scrupule, se degage 1'ceuvre d'alienation des
peuples. Alors, la dichotomie charge positive/negative instaure une nouvelle menta
lite psychologique qui sape le for interieur de I'etre colonise et le conduit meme cl la
mort comme Ourika. Cela genere un univers chaotique d'o-u l'esclave ne peut s'ex
tirper car tout son etre est nie dans le meme temps qu'illui est impose de croire aux
vertus de l'autre civilisation. Et c'est dans ce contexte philosophique assez particuli
er que s'inscrit 1'arrivee de la petite senegalaise, Ourika, dans la France du 18eme sie
cle. C'est "l'heureux naufrage" pour parodier Olympe de Gouges, deux termes
antithetiques qui portent en filigrane l'idee de "paternalisme/maternalisme,"2 de
l'esc1ave que l'on prend en pitie et que l'on eduque pour la sauver de son etat primi
tif de negresse et de palenne. Ourika fut donc I'enfant beni, 1'une des rares cl avoir
re9u le bapteme lui ouvrant cl la fois 1es portes de la civilisation des lumieres et et
celles d'un nouveau dieu.

Et, en realite, la philanthropie de certains Fran9ais cl I'endroit des noirs cl cette
epoque est au fond denue de toute morale. Pour preuve la revolte des esclaves cl Saint
Domingue en 1791 qui remet en cause le mouvement abolitionniste et fait repenser le
Code Noir qui revient en force en 1802. Ainsi, le terme "negre" qui avait disparu au
profit d'un autre moins accentue, "noir," reapparait confirmant 1'emprise ideologique



de la symbolique d'une couleur, celle de la domination aryenne.3 La paire
"negre/noir" est un paradigme caracteriel de la mentalite de la societe franl(aise de
cette periode qui continue aujourd'hui encore d'inferer certains raisonnements, con
firmant une sorte de "semantique automnale" de la couleur noire. S'il y a certes un
relent de cruaute dans cet universalisme, i1 est a noter que le terme "negre" s'est trou
ve positive par les Noirs, eux-memes, qui y ont fonde leur base identitaire de culture
pour, ainsi, tenter de contrer la perpetuation continue et souvent pemicieuse de l'i
mage negative du noir qui ne se valorise point et ne peut l'etre d'ailleurs selon le
regard du colon.

Ourika n'aura pas cette chance de pouvoir se redefinir culturellement. Elle etait
encore une noire jusqu'a cette conversation bouleversante qui fit d'elle soudain la
negresse, cette couleur de l'opprobre, ce Mal incurable. Cette soudainete fait l'effet
d'une lumiere projetee sur un visage marquant ainsi l'aveuglement puis le choc.
Aveuglement et choc, voici revenues les deux sequences de la vie d'Ourika.

Et la lumiere fut. Tel pourrait etre le debut de l'histoire d'Ourika. L'entreprise de
civilisation avait pour noble mission d'apporter la lumiere ici et la dans le monde. Ce
qu'elle fit et avec beaucoup de succes. Pour preuve, jusqu'a nos jours, de nombreux
ex-colonises et assimiles portent les stigmates et tous les travers de l'ancien colonisa
teur. L'entreprise de colonisation procede d'un masquage par alibis et, de ce fait,
d'une destruction programmee d'autres cultures et identites. Par le mode du
masquage, on cache, institue une lente et dangereuse opacite qui aboutit a l'anean
tissement d'une essence. Dans le cas du roman de Claire de Duras, c'est un masquage
par alibi aryen qui sert aussi de point de lecture car, en faisant etat d'une ideologie et
de ses representants, e11e etablit ainsi une perspective actorielle sous-jacente - ou des
perspectives actorielles: Mme de B... et son amie la marquise de... - dans la prise en
charge du processus diegetique par le medecin d'Ourika; celui-ci, de part son point de
vue omniscient, rend la contextualisation ideologique et historique vraie et la vie de
1'heroIne plus emouvante. En somme, cette reuvre est une operation de diegetisation
a deux niveaux: la narration a la premiere personne assumee par Ourika; et a un se
cond niveau, le role de temoin privilegie du medecin qui permet de noter l'impact
desastreux de l'ideologie civilisatrice. A cet effet, nous verrons que l'alibi aryen
implique un processus educatif tres oriente a instaurer pour, non pas atteindre la per
fection - cela etant impossible dans la nature du negre - mais faciliter le processus
de conquete et d'hegemonie.
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-----------------------------------------.

Le fait d'introduire un enfant, surtout une petite noire dans la societe fran9aise du
l8eme siec1e et, en particulier dans le milieu aristocratique, est un element de grande
importance, un phenomene singulier - en tant qu'element a-social dans la litterature
et la societe de l'epoque - dans le processus narratif de Claire de Duras. C'est cet
enfant qui permet de camper cet univers aristocratique et d'enoncer dans le detail la
configuration philosophique de l'education et des privileges inherents a la vie de la
noblesse; c'est encore le regard auctoriel d'Ourika qui nous introduit dans sa vie
interieure 011 nous saisissons le degre des tourments et du desespoir cruel de ceIle qui
se sentait aimee puis soudain rejetee.

A travers le regard retrospectif de la "je-narrante," dec1enche par la soudaine
decouverte de sa negritude, on est peu a peu introduit dans le monde de l'enfance de
l'herolne, c'est-a-dire la sequence ascendante. Alors, s'etale sous nos yeux toute la
candeur et l'innocence du "je-narree" et la substance philosophique animant le regard
de l'environnement social de l'epoque 011 l'esprit liberal n'avait pas encore la ferme
conviction de ses ideaux d'un monde juste. L'evocation de son enfance est pleine
d'amour, de grace, de beaute et d'inteIligence grace a l'esprit empreint de profonde
tendresse de sa bienfaitrice Mme la marechale de B. "[EIle est] aimee d'eIle,
caressee, gatee par tous ses amis, accablee de presents, exaltee comme l'enfant le plus
spirituel et le plus aimable" (7). C'est une "je-narree" comblee et heureuse de sa con
dition que decrit la ''je-narrante'' qui laisse percevoir en filigrane un hie dans ce
tableau idyllique de l'innocence entretenue. Tout d'abord "je fus rapportee du Senegal
a l'age de deux ans" (7) faitjaillir a l'esprit l'image d'une cargaison en route vers un
''je ne sais 011;" le verbe "rapportee" est cruel mais n'a pas d'importance pour un
enfant choye ou une amnesique. Ce predicat verbal recouvrira tout son sens dans la
deuxieme partie de la vie de I'herolne (sequence 11). L'aura de sa bienfaitrice est teIle
que vivre dans son sillage procure de nobles sensations et pour un enfant c'est la un
reel apprentissage de la vie, une initiation aux plaisirs sains de I'esprit. L'education
re9ue par la "je-narree" est un exemple typique de la societe aristocratique 011 l'esprit
de l'enfant est forgee par differents maitres. En cela, Ourika est bien integree, ce qui
explique sa totale assimilation dans le milieu. Point n'est besoin de rappeler qu'il est
facile de modeler un enfant selon nos principes philosophiques et nos objectifs. Aussi,
ce processus de socialisation de l'enfant dans l'reuvre de Duras va au-dela du simple
eveil inteIlectuel; c'est un apprentissage ideologique. Le salon de Mme la marechale
est le lieu de toutes les initiations et decouvertes. "EIle voulut que j'eus tous les ta
lents" (9). EIle met tout en reuvre pour une education reussie de cette petite fiIle,
orpheline de sa civilisation. Aussi, eIle devient le centre de la vie d'Ourika, toujours
suspendue a ses levres:



[...] Assise aux pieds de Madame de B., j'ecoutais, sans la comprendre
encore, la conversation des hommes les plus distingues de ce temps-hi
[...] J'etais heureuse a cote de Mme de B: aimer, pour moi, c'etait etre
la, c'etait l'entendre, lui obeir, la regarder surtout; je ne desirais rien de
plus. (8)

La reussite de ce processus est telle que l'herolne finit par avoir un "grand dedain
pour tout ce qui n'etait pas ce monde 011 [elle] passai[t][sa] vie" (8). Ces differents
passages marquent l'evolution psychologique et mentale du "je-narree". Plus, "je n'e
tais pas fachee d'etre une negresse" (8), fait-elle remarquer, revelant une innocence
deroutante. Elle n'avait pas a l'epoque le mal de peau, cettte gangrene bien carac
teristique de certains noirs de notre siecle. Cela fut benefique a l'heroine. Le
masquage s'est opere sans anicroches et l'opacite devient realite malgre le bal donne
a son honneur et qui faisait une evocation de son pays natal. Ce bal enonce en realite,
tres fortement, le phenomene du masquage par la symbolique du port de la "crepe" par
le partenaire de bal de l'herolne. Ce n'est pas une psychologie de developpement po
sitivant mais une attitude maternaliste/paternaliste vis-a-vis du ban sauvage a reedu
quer mais, envers qui, une certaine distance s'avere necessaire. La "je-narree" est
acceptee en attendant donc que la crepe tombe.

De cette education intelligente et touchante nait un enfant tels ceux de la societe
aristocratique de la France de l'epoque, initie a toutes les subtilites de l'esprit, aux sub
limes elevations de l'ame et a toutes les choses savantes de l'epoque. Contrairement
a ce que dit la ''je-narrante'', "me sauver de l'esclavage, me choisir pour bienfaitrice
Mme de B., c'etait me donner deux fois la vie [...}" (7), l'herolne ne change pas reelle
ment sa destinee. Elle est inscrite dans un cycle qui lui echappe totalement. Une
cecite totale gouverne cette premiere sequence de la vie d'Ourika, pourtant heureuse,
radieuse. L'amnesie a ceci de particulier qu'elle vous ampute de votre memoire tem
porelle et spatiale; et cette amputation peut etre benetique, vous eloignant de votre
passe et de la lancinante douleur. Parfois pour vivre heureux, certaines verites ne
doivent pas etre connues. La non-memoire n' est-elle pas une part positivante dans ce
cas precis du texte de Duras? Dans la deuxieme partie de sa vie (sequence 11), la ''je
narree" subit un autre faisceau lumineux extremement violent. Dans la premiere
sequence, elle n'avait pas conscience des realites de son milieu. Cette fois-ci, l' effet
est devastateur pour Ourika, l'adolescente devenue consciente.
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Et la lumiere fut cl nouveau, non pas pour occulter, annihiler une identite mais, au
contraire, pour la reveler, cette "negritude debout" comme disait Aime Cesaire. Le
confort de son milieu de vie et la tendre affection de sa bienfaitrice, Mme de B., ont
fait d'Ourika une personne humaine cl part entiere d'une communaute. Mais, un jour,
le reveil est si soudain que la douleur est d'un sauvage effet:

Pendant que nous sommes seules, dit Mme de ... cl Mme de B., je veux
vous parler d'Ourika: elle devient charmante, son esprit est tout cl fait
forme, elle causera comme vous, elle est pleine de talents, elle est
piquante, naturelle; mais que deviendra-t-elle? et enfin qu'en ferez
vous? - Helas! dit Mme de B., cette pensee m'occupe souvent, et, je
vous l'avoue, toujours avec tristesse: je l'aime comme si c'etait ma
fille; je ferais tout pour la rendre heureuse; et cependant, lorsque je
retlechis cl sa position, je la trouve sans remede. Pauvre Ourika! je la
vois seule, pour toujours seule dans la vie! (12).

Quelle que soit la philosophie se dessinant cl I' arriere-plan des motivations de la
marquise, se pose clairement la condition sociale de I'heroi"ne. L'exclamation
"Helas!" (12) en dit long sur le dilemme qui habite Mme la marechale de B., au fur et
cl mesure de la croissance d'Ourika. Elle ne trouve aucune issue favorable cl la negri
tude de sa protegee. Plus, cette formule exclamative semble sur un plan perceptif
psychique, ce qui rend la douleur du "je-narree" insupportable et l'accule dans les fos
ses du desespoir et de la reelle solitude, synonyme de mort. La plante est soudain
privee de la lumiere essentielle pour sa croissance. Cette conversation en aparte entre
les deux dames fait l'effet de foudre, d'une camera qui soudainement met en gros plan
un objet cache, une tare:

L'eclair n'est pas plus prompt: je vis tout; je me vis negresse, depen
dante, meprisee, sans fortune, sans appui, sans un etre de mon espece cl
qui unir mon sort, jusqu'ici un jouet, un amusement pour ma bien
faitrice, bientot rejetee d'un monde ou je n'etais pas faite pour etre
admise (12).

"[...] le vis tout [...]" (12) etablit une perspective auctorielle ou l'element percep
tif-psychique sert de point central dans l'analyse du personnage. En effet ces trois
mots fondent de maniere tres nette la relecture immediate de la sequence I, la premiere
periode de l'existence de l'heroi"ne, inscrite dans une temporalite retrospective qui
confere un regard tragique cl cette revelation et ses incidences desastreuses sur la psy-
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chologie d'Ourika. Cette revelation dec1enche donc un processus d'immediatete con
textuelle dont la logique est celle de la remise en question d'un ordre, d'une education
et d'une philosophie partisane du philanthropisme. Le regard d'Ourika est parti
culierement severe aI'endroit de sa bienfaitrice qui, selon e1le, a participe a cette mise
en scene. Ourika decouvre non seulement sa negritude mais aussi tous les attributs
negatifs qui y sont adjoints: "meprisee," "dependante," "sans fortune," "sans appui."
Elle fut un "amusement" pour tous les amis de la marechale et fait maintenant une
autre lecture de cette scene du ballet ou son cavalier portait une crepe au visage (10).
Au sortir de l'amnesie forgee, se recree un certain univers originel avec une charge de
violence interieure inommable.

Maintenant, Ourika a le mal de peau (sequence 11). "Mes yeux s'obscurcirent"
(12). Elle, la radieuse, voit soudain tout s'ecrouler comme un chateau de cartes.
C'etait trop beau pour etre vrai. Cette vie-la devient donc, soudain, une zone interdite;
tout s'assombrit pour ne laisser aucune perspective de survie. Et la, le phare s'eloigne
completement de 1'univers de sa bienfaitrice pour rester focalise sur la peau de
1'heroIne. Et face au raisonnement implacable et apocalyptique de la marquise, "Qui
voudra jamais epouser une negresse?" (13), Ourika voit des murs se dresser autour
d'elle pour la c101trer dans sa condition reelle; elle "n'a pas rempli sa destinee: elle
s'est placee dans la societe sans sa permission; la societe se vengera" d'elle, termine
la marquise (13). Elle n'ajamais ete acceptee dans cette societe d'adoption; elle etait
seulement toleree. Pire, cette tolerance n'est valable que si e1le reste toujours en
enfance. Alors, elle ne fut "rapportee du Senegal" que par signe de pitie patema
liste/matemaliste, non par amour de la race humaine ou par "noblesse de creur" pour
employer l'une des formules significatives de Claire de Duras.

Cette deuxieme sequence programme la mort lente de l'herolne par l'achamement
continu dont elle est victime et de la cruelle realite s'etalant devant el1e. Desempare,
le fils de sa bienfaitrice, Charles, devient le dernier recours, la demiere rampe de secu
rite face a ce vacillement interieur qui la cisaille sans cesse. Malheureusement, le
mariage de ce demier avec la belle Anals, donne un coup d'arret a ce qui pouvait
encore lui permettre de survivre. Le bonheur de Charles accentue l'atmosphere
automnale de la vie de l'herolne qui interroge le Cie1 d'une voix pathetique et
resignee:

Gand Dieu! vous etes temoin que j'etais heureuse du bonheur de
Charles: mais pourquoi avez-vous donne la vie a la pauvre Ourika?
pourquoi n'est-elle pas morte sur ce batiment negrier d'ou elle fut
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arrachee, ou sur le sein de sa mere? Un peu de sable d'Afrique eut
recouvert son corps, et ce fardeau eut ete bien leger! Qu'importait au
monde qu'Ourika vecut? Pourquoi etait-elle condamnee a la vie?
C'etait donc pour vivre seule, toujours seule, jamais aimee! 0 mon
Dieu, ne le permettez pas! Retirez de la terre la pauvre Ourika!
Personne n'a besoin d'eIle: n'est-eIle pas seule dans la vie? (32)

Sa vie est sous le signe de I'abandonnement, du mepris et de la lancinante solitude
de la bete abattue, enfermee dans une cage pour y mourir a petits feux. Le recit de
Charles sur sa liaison romantique et passionnee avec MIle Themines, AnaIs, cree pro
gressivement l'asphyxie chez Ourika qui tombe, evanouie (32). Charles est precise
ment cette lumiere, ce solei!, qui s'eteint pour laisser s'instaIler le crepuscule qui con
duit a la mort tant souhaitee parce que synonyme de delivrance. L'impuissance est
mal'tresse du destin de l'heroIne. C'est ce que lui rappeIle tres explicitement la mar
quise pour qui, l'amour qu'eIle nourrit pour Charles releve, "d'une passion mal
heureuse, d'une passion insensee" (41). Et de l'inviter a prendre son "parti d'etre"
tout simplement "negresse" (41). Aussi, lorsque la femme de Charles accouche, cela
aggrave son etat de langueur morbide. La quete de son bonheur avec Charles lui est
niee. Or, c'est la seule quete qu'eIle ait reeIlement desiree car, tout ce qu'eIle a fait
depuis son intrusion involontaire dans cette societe, a toujours ete orchestre par sa
bienfaitrice. C'est donc l'echec du desir et de la volonte. D'o-u cette pensee de
1'heroine: "je voudrais mourir" (35) parce que les barrieres sont insurmontales pour
elle, totalement isolee, abandonnee. Au-dela du desespoir de l'heroIne, est posee dans
une brfilante tonalite, la question du desir volontaire et l'impuissance de l'individu
face a la societe, face au monde de la "civilisation" toute puissante. Et c'est d'ailleurs
ce que Ourika laisse pereevoir:

Je me disais quelquefois, que moi, pauvre negresse, je tenais pourtant
a toutes les ames elevees, par le besoin de la justice que j'eprouvais en
commun avec elles: le jour du triomphe de la vertu et de la verite serait
un jour de triomphe pour moi comme pour elles: mais, helas! ce jour
etait bien loin. (22)

Ce sentiment noble du ereur n'existe done pas. Au cours de la deuxieme sequence
de sa vie, Ourika tente donc de survivre avec eette terrible maladie incurable, la ma
ladie de la peau, dont eIle ne peut se debarrasser. Seule la mort peut ecourter les tour
ments d'un etre qui n'aura ete qu'une "ombre" sur cette terre. 11 n'y a pas de justice.
La revolution n'en a pas apporte comme l'ont su si bien les esclaves noirs en rebellion
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cl Saint-Domingue. Elle aurait prefere etre, hors de cet antre de l'hypocrite philan
thropie, "la negresse esclave de quelque riche colon" en Afrique, mais possedant son
"humble cabane", son "compagnon" de vie et des "enfants [de] sa couleur " qui
auraient fait son bonheur. Elle serait "Mere." "Helas!" sa destinee est gouvemee par
d'autres volontes. Se retirer alors du monde devient une imperieuse necessite pour
Ourika qui espere trouver en la foi chretienne un espace de paix. Mais, cette adjuvante
s'avere impuissante; aussi, seule la mort lui offrira la reelle delivrance face aux flots
tumultueux de son ame juste. Sa mort au couvent semble suggerer aussi la mort d'un
Dieu, l'abandonnement au createur de sa miserable creature.

Ourika est la representation metaphorique de l'echec du desir volontaire et per
sonnel cl la fois sur le plan de la race et du genre. La recurrence de la toumure excla
mative "Helas!" participe fondamentalement cl la construction de l'univers
romanesque de Duras car etant l'expression meme de l'impossible. En cela, l'heroIne
Ourika est inscrite dans un cercle d'impuissance d'ou elle n'est, en realite, jamais sor
tie. Sa vie calme et confortable dans la sequence I est cl placer sous le double sceau
de l'enfance et de l'amnesie progressive commandee par I'education dans le milieu
aristocratique. Et cette education re9ue participe fondamentalement de cette entre
prise d'aveuglement propre cl l'histoire esclavagiste et coloniale. Les deux sequences
de la vie de I'heroIne peuvent se resumer symboliquement en deux mots,
"lumiere/tenebres," qui sont en fait une seule et meme realite. La perspective aucto
rielle de ce texte semble projeter aussi le regard de Claire de Duras sur sa societe et
l'experience individuelle; un regard encore teinte du "helas!" recurrent, signifiant
aussi l'impuissance de I'ecrivain face au conservatisme ideologique ambiant. Le
choix d'une heroIne noire participe d'une vision extreme du social et de la philosophie
liberale de I'epoque. Car, dans Ourika, il y a deux tentatives de subversion de I'ordre
social: tout d'abord, la denonciation des pratiques esclavagistes et ensuite le discours
humaniste de la marechale qui se heurte aux forts prejuges de sa societe. Le choix
donc de cette herOIne constitue une forte symbolique dans le discours de Duras dont
l'ambition serait de faire cas, cl travers l'accablement dont est victime Ourika, de l'im
puissance totale dans la remise en cause de l'ordre partemaliste/matemaliste.
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L'esc1avage est une tragedie innommable qui semble peser sur I'auteur. Et son retrait
de la societe mondaine, son isolement volontaire n'est-il pas, par analogie, une porte
de sortie, un desir de fuir une cruelle realite et aussi une maniere d'exorciser un cer
tain mal en elle? Un mal sans cesse nourri par une certaine ideologie. Un jeune enfant
comme personnage central est aussi un motif de deconstruction du genre social, une
volonte de reveler le poids oppressant de la societe sur les minorites: femmes, enfants,
noirs, vrais liberaux ou contestataires de l'ordre etabli. La condition humaine est au
centre de cette reuvre pleine de sensibilite qui rejaillit dans l'univers interieur de
l'heroine, animee par de nobles et justes sentiments, bercee par unt;: une fibre roman
tique intense. En somme, il y a chez Duras, comme un profond desir d'une complete
revolution de I'humain debarrasse de la notion de genre et surtout de race, cet element
qui, ala fois, definit et exc1ut les autres en vertu d'une philosophie qui fonctionne par
alibi aryen.

Notes

1 La typologie narrative etablit deux types de points de vue: le point de vue selon
le narrateur "je" est une perspective auctorielle; le point de vue de l'acteur est defini
comme une perspective actorielle.

2 Ici, au terme patemalisme, nous ajoutons celui de matemalisme car, le pater
nalsime ne peut etre defini de fac;onjuste et complete sans l'idee de l'interieur unifie,
attribut de la mere; si le patemalisme fonctionne reellement c'est aussi grace au role
de base de la mere, element stabilisant d'un groupe et de son ideologie.

3 La philosophie aryenne prone et exalte le culte d'une race qui serait la pure et
la meilleure. Quelques siec1es auparavant, cette sinistre conception fut aussi l'idee
directrice de l'entreprise esc1avagiste et coloniale.

62 .:. LitttfRtfalite



Bibliographic

Duras, Claire de. Ourika. New York: MLA, 1994.

Gouges, Olympe de. L 'Esc!avage des noirs ou I'heureux naufrage (1789). Paris:
Duchesne, 1792.

J., Lintvelt. Essai de typologie narrative. Paris: Jose Corti, 1981.

Stael, Gennaine de. "Mirza." (1795) (Euvres completes, Vo!. 1. Geneva: Slatkine,
1967. 72-78.

Sinn, Howard. A Peoples History of the United States. New York: Perennial
Harper, 1990.

Marie-Ange Somdah .:. 63


