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Histoire et histoire littéraire : I'autodétermination poétique
des romans de Tierno Monenembo

Chrßtine Le Quellec Cottier

La mémoi¡e est révolutionnaire, si on la feconde et

qu'elle ne se contente pas de commémorer.
Gérard Genette.

1 Je nomme ici le volume French Global dirigé par S. Suleiman et c. MacDonald, paru en 2010 et traduit en

2014 @aris, Gmier).
2 S.nsêtrecommenté,Bled,paru"noctobre20l6,estpartieprenantedelaÉflexionquisuit'

Piste

dans cette recherche l' < autodétermination poétique >.

Dalhouie lrench Studies 109 (2016)
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Pour Monenembo, I'Histoire est une ( gr

< Ecrire Par devoir de mémoire > :

LesRwarrdaiseux-mêmesnousdisaient:n'écrivezsurtoutpas-deslomansavec
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Il importe donc de récuse que témoignage' Après la

Seconde Guerre mondiale, eau avait déjà observé que

de nombreux textes prés que des documents vite
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littéraire. Ils n'ont qu'une valeur, souvent émouvante' de documents' L'ceuwe

littéraire dema¡rde du recul, un óertain < désengagement > de l'événement' un

talent enfin, qui visent,,rån-¿ t.rtltoer la ré-alité dans ses caractéristiques
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possible mais sa substance'
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L'Histoire peut être définie comme un

la transmission ãe ce passé. Mais selon des

perception de I'Histoire en tant que
^la 

relàtion à la temporalité et à I'ordr
mémoi¡e est la trace d'un Passé mis

où s'accomplit I'Histoire en tatt que fiction.
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écrivains et des æuwes qui sont pensées loin de celui-ci' Ce

et2002 déjà Par Samba DioP :
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d'écrivains de
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8 Michel Riffatere, <Iæ Témoignage littéraire> (Rdue romantique' vol' 93' 2002) cité par Mane Bomand,
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- tf';;;r;iî port"otonia*.e çliop, d', air'¡' raris' L'Harmattan' 2002'p' 19'



36 Christine Le Quellec Cottier

Dans l'æuvre de Monenembo, chaque roman exploite un certain type de mémoire qui
façonne r.¡n lien particulier à I'Histoire, ce que je me permets-de synthétiser ci-dessous

sous la forme d'r¡ne liste, puisque mon propos ne vise pas à commenter le contenu de

chaque texte :

Mémoire éclatée, instable :7984 Les Ecailles du ciel
Mémoire perdue : 1993 Un attieké pour Elgass
Mémoire collective : 1995 Pelourinho
Mémoire d'enfance, mémoire brisée: 1997 Cinéma, 2000 L'Aîné des

Orphelins
Mémoire d'un peuple :2004 Peuls
Mémoire de la conquête coloniale :2008 Le Roi de Kahel
Mémoire de réhabilitation:2072 Le Terroriste noir
Mémoire familiale, atlantique :2075 Les Coqs cubains chantent à minuit

Voies multiples

Il est à relever que ces romans proposent des ethè qui conditionnent le temps et l'espace à
parcourir; Ies scénographies réfutent Ia linéarité chronologique et la ligne droite, mais
elles construisent I'instabilité et le fragmentaire pour rendre compte d'une expérience de

dépossession ou d'une prise de risque. De Ia sorte, les textes refusent toutjalon prédéfini
et pratiquent une remise en question des savoirs. Ces fictions questiorìnent nofte

réception des textes dont le nom d'auteur les associe à l' < Afrique ) et c'est cette

instabilité qui me permet de proposer une relecture de t'histoi¡e littéraire. Les scènes

énonciatives des romans de Monenembo m'encouragent à glisser d'un niveau de

représentation à un autre, en considérant que le retour dans le temps impliqué par tout

travail mémoriel peut être déplacé de l'Histoire à l'histoire liüérai¡e, trace canonique

d'une culture, d'un peuple ou d'une nation. Ma déma¡che n'est pas étranq.ère aux

< interactions > chères à I'Histoire connectée, ces processus qui ( mettent en relation ) et

que je souhaite explorer avec le concePt d' < autod > dont
j'empn-urte le premier terme aux domaines de I'histoire et socier à

une création fictionnelle. L'autodétermination a été conçu rul droit
individuel de rébellion contre la tyrannie, [qui] se confond avec [l'histoire] des luttes
successives que les peuples ont menées contre différeñtes formes de la domination >r3.

Ce droit s'est développé avec les déclarations sur I'octroi des indépendances aux peuples

et pays coloniaux. Il s'agit d'wr droit nouveaul4 reconnu pour tous les peuples à disposer

d'eux-mêmes dont le principe investit le champ de la culture, car I'autodétermination
signifie aussi une tentative de reconquête identitaLe et culturelle. Cette notion permet de

mettre en évidence I'idée d'une conscience de soil5 - ce que la philosophie recoruraît

d'ailleurs coÍtme une caractéIistique de la mémoi¡e -, sans pour autant tomber dans le

< piège identitaire >16 impliquant des essentialismes peu pertinents. Pour ma

démonstration, je déplace cette présence du sujet de son champ d'application initial pour

I'envisager en tant que su¡gissement du sujet dans le texte fictionnel : non pas en tant que

figure ou posture d'auteur, mais en tant que trace mobile d'r¡n ethos, narrateu¡, sujet

lyrique ou personnage.

l3 Ma¡iame Betty Wilhelm, Aurodétermination et cuhure, thèse dactylographiée, Unive¡sité de Genève - IUHEI,

1992, p. 6.

l4 La Charte des Nations Unies a rendu ce droit applicable dès le 26 juin 1945, mais il était encore discuté en

1971.

l5 Selon I'anthropologue Philippe Descola, la <<conscience de soiD est un universel, certes polymoçhe, qui

permet de < rend¡e raison des différences dans la manière d'habiter le monde et de lui domer un sens r>. Par-

delà Nqture et Culture, Paris,PUF, 200ó, p. I 7ó.

l6 Notion discutée par I'mtfuopologue Michel Agier dans son volume La Condition cosmopolite. L'anthropologie
à l'épreuve du piège ídentilaire, Paris, La Découverte, 2013.
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Afin d'utiliser e postule
que la littératwe de , propose
des ( sujets en -situ ations au
monde figuré dans les textes. En un siècle de création - la con-frontation coloniale en
étant sa première ligne de forcele -, diverses scénographies se sont déployées, perme,ttant
de créer des catégories motivées par les formes d'une << conscience de soi > que je
nomme ( autodétermination poétique >. Je propose donc une histoire littérai¡e construite
à partir des scénographies des textes, modulée en six catégories significatives que je
choisis de présenter à rebours du temps chronologique, en considérant que c'est bien
notre époque contemporaine qui motive cette démarche2o. Les séquences proposées ne
sont pas délimitées par une temporalité prédéfinie, afia de pouvoir croiser et associer des
textes en fonction de leurs scénographies et non leur date de publication. Les textes
peuvent ainsi être envisagés grâce à la mise en perspective des ethè proposés.

Six Satellites

l. Migrance et globalisation

La première séquence proposée intègre les récits contemporains qui réfutent les
assignations, en créant des ethè qui ne doivent pas - ou ne peuvent pas - être associés
directement à un univers africain. Leurs personnages déambulent dans un monde
globalisé où les référents sont placés sous le signe de la migrance, qu'elle soit de natu¡e
sl.rnbolique, culturelle, identitaire ou territoriale. Ce type de représentation répond à des
intentionnalités d'auteurs que Christiane Albert a relevées en constatant le refus de
I'africanité de la nouvelle génération d'écrivains : < C'est en effet de la capacité de
I'institution littéraire occidentale à accepter tme africanité débarrassée de tous ses
présupposés et stéréotypes essentialistes que dépendra la possibilité pour les écrivains
africains d'écrire des æuvres susceptibles de parler, non de I'Afrique attendue ou
stéréotypée, mais de I'Afrique d'aujourd'hui telle qu'elle existe réellement2r.

L'avant-demier roman de Tiemo Monenembo, Le Terroriste noir,permet de pointer
les caractéristiques de cette phase contemporaine qui questionne la représentation de
I'Afrique car, dans ce ronuìn, le narrateur n'est pas africain : il s'agit d'rme habitante du
village de Romaincourt dans les Vosges, qui s'adresse à des parents afücains venus
commémorer leu¡ ancêtre décédé pendant la Seconde Guerre, alors que ce ( terroriste
noir > luttait avec la Résistance. La narratrice de 80 ans raconte, avec son vocabu.aire
limité et ses idiosyncrasies, son impossibilité à comprendre I'univers africain de
l'homme, Addi Bâ, qu'elle a protégé alors qu'il débarquait dans leur région de villages et
forêts en 1940, où les mæws en pratique semblaient plutõt primitives. En fait, la
Vosgienne a le rôle de I'indigène donnée dans toute son (étrangeté>>22, et celle-ci est

I 7 En tant que représentations symboliques, discursives, du temps et de I'espace, etc...
l8 Soit des namteus, persomages ou sujets lyriques.
l9 J'ai conscience que ce point de repère est restricti{ comme I'a déjà discuté Albert Gérard dans ðssais d'hisloire

líttëraire africaine, Sherbræke, ACCT-Ed. Næmæ, 1984. Concentrant mes réflexions su la présence d'une
production écrite en français, le début du XXe siècle s'impose comme point d'accroche temporelle.

20 Les auteures d,e French Global ont hésité, en prenant l'exemple de Barthes, à procéder de la sorte pour leur
volume (op. cit., p. 26), je me pemets ici de procéder < à reculons >.

2l Christiane Albert, < Afriænité et mondialisation chez les écrivains africains frmcophones >> in Figures craisées
d'intellecluels, (Kouvouama, 4., Gueye, 4., Piriou A, Wagner, A.-C- dir.) , Paris, Kaíhala,2007, p. 63.

22 Ce ronan est aussi particulièrement savoureux si I'on a à I'esprit quelques récits coloniaux, parmi lesquels Ia
Randonnée de Samba Dioufdes frères Jérôme (1871-1953)et Jem (1877-1952)Thamud, célèbres pour leurs
nombreux romans renvoyant "l'image qu'attendait sans doute leur public, faite de nouveauté et
d'autosatisfaction européeme [...] ils recherchaient dans leurs ouwages les effets esthétiques et la tmnscription
d'impressions pesomelles plx que I'explomtion d'une altérité > (Michèle Touret (dir.), Histoire de Ia
littéroture française, tome I, PU\ 2000, p. I t l). Ces écrivains voulaientfaire sent¡r l'áme noire ou les rrcurs
des indigènes, ce que le roman de Monenembo rend, bien sûr, vain-
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comprise simultanément par les parents africains qui l'écoutent et le lecteur qui tient le
même rôle. Dans ce roman, c'est la vie en période de guerre, séquence unive¡selle de

courage et de lâcheté, qui est dépeinte. Alors qu'Addi Bâ est livré aux Allemands, il ne

s'agit plus d'appréhender I'Afrique, mais d'envisager toute situation humaine. Le

décentrement est manifeste et l'écriture affirme r¡ne conscience du passé tant historique
qU'esthétique, celle de la mémoire qui tisse les liens entre le temps révolu, le présent et le
futur. .te Terroriste noir jo:ue à contre-courant de la représentation convenue de I'autre,

en cassant les clichés et en plaçant le lecteur européen dans la situation de I'interlocuteur
aûicain23. Les deux instances sont superposées et ne doivent pas être différenciées : ce

qui importe n'est plus qui elles sont, mais ce qu'elles interprètent, ce à quoi elles donnent

du sens.

2. Ancrage identitaire : bio- et autobiographies fictives

< Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté
de ce t du désesPoir. choc que

Césai ans son fameux natal, en

1939. aura eu besoin ¡ et ainsi

s'affirmer comme une < nouvelle conscience >, celle d'un éthos féminin jusqu'alors

silencieux et subalteme. Amorcée timidement en 1979 avec le roman épistolaire de

Mariam Bã, Une si longue lettre,la prise de parole féminine a essaimé très rapidement en

cesse malmenés par la société qui ies maintient dans un rôle de subalteme. Le choix du

gerue théâtral permet u¡r discours frontal, immédiat et sans collmentaire qui accentue la

représentation des brutalités subies.
Pa¡allèlement, Ia violence qui ravage les sociétés africaines aux prises avec des

guerres civiles est devenue sujet fictionnel. Sortis de presse dès l'
romans ont donné Ia parole à un nouveau qpe de nafiateur
subaltemes devenus victimes et bourreaux d'une société sans

nouveatx enfants-terribles, met en cause sa propre démesu¡e25. Leur naiïeté permet,

frontalement, le dévoilement d'un monde en guelre et la confrontation brute avec ce qui

ne devrait ombreux personnages ls Bi¡ahima'

Johrury ou mais dans l'æuvre de est Faustin,

survivant d du Rwa¡rda nartés dan t?s ; ce sujet-

errant, condamné à inort et emprisonné, va chercher au cæur de sa mémoire fragmentée

23 Alors que dans son roman I¿ Roi de Kahel,PrixRenaudot 2006, Monenembo plongeait son lecteur dans la tête

d' un explomteù colonial, Sandewal.
24 Qu,il suffìse de citer, parmi d'autres, Ken Bugul, Calixte Beyala, Fatou Diome, Véronique Tadjo et Iæonon

Miano.
25 À propos des nouveaux enfants-terribles : Ch. Le Quetlæ Cottier, < Birahima, Faustir¡ Johnny et les autres :

I'enfant-tenible à l'école de I'enfmt-sold^t r>, Ethiopiqzes, no 89, 2e semestre 2012, p. 93-106'

26 Il s'agit des pesomages de Alloh n'est pos obligé (2000) d'Ahmadou Kourouma, de Johnny chìen-méchanî

(2002) d'Emmanuel Dongala et de La Route des clameurs (2015) d'Ousmane Diarra. Nous Pouvons encore

citer Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga et Murambi, Le Livre dæ ossemenls de Boubact Bo¡is

Diop.

fllstolre et ntstorre lllerarre JY

le fil de sa propre histoire, pour donner du sens à son propre parcours et ainsi, peut-être,
sortir du chaos avant la mort annoncée. De tels récits sont aussi une invitation à relire
Une vie de boy de Ferdinand Oyono ou ercore Le pauvre Christ de Bomba de Mongo
Beti, tous deux parus en 1956, qui donnaient déjà la parole à r¡n enfant. Sans doute que

leur mise en parallèle ouwirait la porte à des parallélismes contextuels pertinents.

3. Démocratisation polyphonique

Le choix de cette dénomination prend en compte une composante idéologique, liée à des

revendications et des dénonciations du pouvoir politique. Il s'agit d'r:ne phase de création
marquée par des rom¡ms poþhoniques qui ouvrent le champ de la représentation à des
vérités multiples. La démocratisation des voix fait écho à la mise en question du pouvoir
politique auto¡itai¡e impliquant aussi une introspection de société. Les romans
d'Ahmadou Koruouma - tels Monnè, outrages et défs ou En attendant Ie vote des bêtes
sauvages) et d'Henri Lopes - par exemple Le Pleurer-Rire - en sont des réferences
incontoumables. Parmi les romans de Monenembo, le plus sigrrificatif est sans doute Zes
Ecailles du cíel est sans doute le plus significatif dans la mesure où la complexité
énonciative rejoint celle de la sûr¡ctwe narrative ; la traversée de l'Histoire est proposée
par le biais d'une parole relayée27 alors que tout a déjà eu lieu. Le récit tragique forme
une boucle dont le début et la fin renvoient au même moment d'énonciation, questionnant
par là-même la possibilité de sortir de cette spirale de violence. La mise en question du
pouvoir passe p¿¡r la création d'une multitude d'ethès obligeant à récuser le discours
d'autorité, épique ou rurivocal. Ce surgissement polyphonique a été caractéristique des

années 80, mais l'on peut y associer, parmi d'autres, le roman Terre ceinte de Mohamed
Sarr28 qui exploite cette veine pour mettre à nu la violence des idéologies islamistes en
Afrique. Ce retour à une pratique ( engageante ) permet d'envisager les enjeux Ce la
littérature hors d'une fonction politique directe, mais directement liés à des causes qui
imposent au lecteur ure prise de conscience, avant même une prise de position.

4. Révolution

Les textes associés à cette séquence de la < révolution ) proposent, grâce à leur
scénographie, un sujet qui remet en question la norme langagière par un processus
d'appropriation. Les textes déplacent I'effet de réel dans la matérialité de la langue
française. La norme transmise est travaillée de l'intérieur par des écrivains qui exploitent
parallèlement leurs savoirs, ce que la critique Lise Gauvin a théorisé en parlant de
l'< intranquillité > de l'écrivain francophone négociant sans cesse son rapport à la langue,
soit par des commentaires métatextuels glissés dans l'æuvre, soit par le paratexte qui
I'accompagne, qu'il s'agisse d'une préface ou désormais plutôt d'interviews. Dans son
essai Za Fabríque de la langue, la critique inspirée par Pessoa précise que < la
surconscience linguistique qui affecte l'écrivain francophone [...] I'installe encore
davantage dans I'univers du relatif, de I'a-nonnatif. Ici rien ne va de soi )2e. Syfiaxe,
néologismes ou intertextes sont intégrés à la langue française portée par un narrateur ou
un personnage qui rend compte de son wrivers. Il s'agit d'un processus de rupture dont
les fictions d'Ahmadou Kouroum4 Yambo Ouologuem et Sony Labou Tansi sont des

repères phares, auxquels il faut sans doute associer des textes très récents à la narration
chaotique ; le flux verbal et Ie désordre proposés se veulent souvent les emblèmes des

27 Comme le précise Pius Nkasham Ngmdu : < Koulloun mpporte les paroles de Wægo, telles que tmnsmises
par le vieux Sibé, lequel en avait parlé à Samba avant qu'il ne les dome à Bandiougor¡ Ie véritable nanateu
pluriel de cette tÊgédie de I'histoire >> (Mémoire et écritwe de I'histoire dare I*s Ecailles du ciel de Tiemo
Monenenbo, Pans, L'llamattm, 1999, p. 77).

28 Le roman a paru en 2014 aux éditions Présence africaine (Paris) et a été cou¡omé du Prix Almadou Kououma
2015.

29 Lise Gauvin, Za Fabríque de Ia langue,Pats, Seuil-Points, 2004, p. 258-
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d'une doucew que le transcendent.

5. Contestation

locales.

6. Affrrmation

placée en ouverture du volume.

Ligne de mire

30 ,"1ïì,i3o"iniü"i"'åli
Peut être effacé.

3 l izllo' 1926'¡ er L'Esclave

(Felix Couchoro, 1929) trouvent facilement une place ici.
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L'autodétermination poétique des fictions contemporaines permet de redéfinir ce qui
était de I'ordre des appartenances, en ouvrant le champ à un imaginaire culturel. Il est
ainsi possible de parcourir ce siècle de littératue en évitant de se heurter à des
articulations qui ont perdu de leur pertinence32. Les romans contemporains sont rme
création consciente des rapports à I'Histoire et aux stéréoþpes dont ils se jouent, comme
l'atteste Ceux qui sortent dans la nuit33 où le jeune narrateu¡ est confronté à des ewusus,
esprits noctumes qui veulent lui fai¡e remonter le temps : Alain va expérimente¡ cette
< autre réalité > en la comparant à wre immersion dans le monde digital !

L'autodétermination poétique postulée en tant que statut du sujet dans les textes de
fiction a perrnis de constituer des ensembles pour lesquels le contexte de production ou la
subjectivité auctoriale ne sont pas déterminants, mais restent des éléments qui peuvent
enrichir I'analyse. Le goût actuel pour les démarches transnationales, qu'il s'agisse de
Littérature mondiale, de Littératu¡e-monde ou du < tout-monde >, place le texte hors des
repères conventionnels des classements de I'histoi¡e liuéraire, mais nous sommes
convaincues que ces approches ne doivent pas gommer l'axe historique qui a moti'¡é le
surgissement du sujet, colonial et postcolonial. Il apparaît que la piste suivie offre un
mode de lecture des productions contemporaines et des plus anciennes, sans avoir à
cautionner un essentialisme dépassé. Les lignes qui précédent s'en veulent en tout cas un
exemple et pourraien! sans doute, être explorées avec d'autres littératures.

Université de Lausanne
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