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Autorité, déplacement et genres
Images du masculin et du féminin dans la littérature
postcoloniale anglophone des Caraïbes et de l’Inde

Florence Labaune-Demeule

OUTLINE

Autorité et genre : quand le masculin déplace le féminin 
Autorité et aliénation : la dislocation du genre et de l’identité

TEXT

Éta blir une re la tion entre au to ri té, dé pla ce ment et genres (au sens de
gen der) dans un contexte post co lo nial re vient sou vent à s’in ter ro ger
sur la place de la femme dans le contexte so cial de ré fé rence, à ceci
près que son sta tut s’ap pa rente à celui d’un être dou ble ment op pri‐ 
mé :

1

In many dif ferent so cie ties, women, like co lo ni zed su jects, have been
re le ga ted to the po si tion of “Other”, “co lo ni zed” by va rious forms of pa ‐
triar cal do mi na tion. They thus share with co lo ni zed races and cultures
an in ti mate ex pe rience of the po li tics of op pres sion and re pres sion. It
is not sur pri sing the re fore that the his to ry and concerns of fe mi nist
theo ry have pa ral le led de ve lop ments in post- colonial theo ry 1.

La femme ap pa raît ainsi sou mise aux dik tats du genre au tant qu’aux
contraintes de la co lo ni sa tion ou d’un passé co lo nial, ce que Kirs ten
Holst Pe ter sen et Anna Ru ther ford ont jus te ment qua li fié de « double
co lo ni sa tion des femmes » dans leur ou vrage A Double Co lo ni sa tion :
Co lo nial and Post co lo nial Women’s Wri ting 2 (1986). Ce concept est
éga le ment re pris par John McLeod :

2

Pe ter son and Ru ther ford argue that co lo nia lism ce le brates male achie ‐
ve ment in a se ries of male- oriented myths such as “ma te ship, the
moun ties, ex plo rers, free dom figh ters, bush ran gers, mis sio na ries” (p. 9),
while women are sub ject to re pre sen ta tion in co lo nial dis courses in
ways which col lude with pa triar cal va lues. Thus the phrase “a double
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co lo ni sa tion” re fers to the fact that women are twice co lo ni sed –by co ‐
lo nia list rea li ties and re pre sen ta tions, and by pa triar chal ones too 3.

Tou te fois, cette vi sion assez res tric tive, qui pla ce rait la femme es sen‐ 
tiel le ment dans une po si tion d’in fé rio ri té, su bis sant dif fé rentes
formes de dé pla ce ment en rai son de mul tiples ma ni fes ta tions d’au to‐ 
ri té, peut être éten due à la po si tion de tout in di vi du consi dé ré
comme « su bal terne ». Ainsi, lorsque Gaya tri Cha kra vor ty Spi vak dé fi‐ 
nit ce qu’elle ap pelle les su bal ternes, elle ana lyse né ces sai re ment les
re la tions de pou voir entre les dif fé rents membres d’une même com‐ 
mu nau té sou mise au co lo nia lisme – dans ce cas, la com mu nau té in‐ 
dienne. Dans un pre mier temps, elle re prend la clas si fi ca tion éta blie
par Ra na jit Guha, qui fait ap pa raître une hié rar chi sa tion ad mi nis tra‐ 
tive, po li tique, éco no mique, so ciale et cultu relle :

3

He pro poses a dy na mic stra ti fi ca tion grid des cri bing co lo nial so cial
pro duc tion at large. Even the third group on the list, the buffer- group,
as it were, bet ween the people and the great macro- structural do mi ‐
nant groups, is it self de fi ned as a place of in- betweenness. The clas si fi ‐
ca tion falls into: “do mi nant fo rei gn groups”, and “do mi nant in di ge nous
groups at the all- India and at the re gio nal and local le vels” re pre sen ‐
ting the elite and “the so cial groups and ele ments in clu ded in [the
terms ‘people’ and ‘su bal tern classes’] re present[ing] the de mo gra phic
dif fe rence bet ween the total In dian po pu la tion and all those whom we
have des cri bed as the ‘elite 4’ […]”.

En dé non çant l’ab sence de re pré sen ta tion des su bal ternes dans l’his‐ 
toire et l’ab sence de voix ou de dis cours pour les ca rac té ri ser,
G.C. Spi vak éta blit aussi un lien entre la hié rar chi sa tion ainsi éta blie
et la ques tion de leur genre :

4

Wi thin the ef fa ced iti ne ra ry of the su bal tern sub ject, the track of sexual
dif fe rence is dou bly ef fa ced. […] The ques tion is not of fe male par ti ci ‐
pa tion in in sur gen cy, or the ground rules of the sexual di vi sion of
labor, for both of which there is “evi dence”. It is, ra ther, that both as ob ‐
ject of co lo nia list his to rio gra phy and as sub ject of in sur gen cy, the
ideo lo gi cal construc tion of gen der keeps the male do mi nant. If, in the
contest of co lo nial pro duc tion, the su bal tern has no his to ry and can not
speak, the su bal tern as fe male is even more dee ply in sha dow 5.
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Pour G.C. Spi vak, le mas cu lin do mine tant dans l’his to rio gra phie que
dans la di vi sion sexuelle du tra vail, et pour le su bal terne fé mi nin, l’ef‐ 
fa ce ment ap pa raît en core plus évident  : sans his toire, sans voix, la
femme su bal terne est en core plus in vi sible en rai son de son ap par te‐ 
nance au sexe dit faible, sou mise à la loi du sexe dit fort.

5

Il ap pa raît donc clai re ment que la re la tion entre au to ri té et genre est
une des ca rac té ris tiques des textes post co lo niaux. Qu’en est- il alors
du lien entre ces deux no tions et celle de dé pla ce ment ?

Ce der nier concept peut s’en tendre selon plu sieurs ac cep tions. Tout
d’abord, le dé pla ce ment se dé fi nit en termes d’es pace mais aussi en
termes de dy na mique : il est lié à l’es pace dans le quel on peut évo luer,
et par consé quent au mou ve ment. Cet es pace peut être vaste, voire
illi mi té, non borné. Il s’op pose alors à un an crage fixe, voire à un lieu
in time, comme peut l’être la mai son, à la fois per çue comme lieu de
ré si dence (« house ») ou comme foyer (« home » 6). Il peut aussi s’op‐ 
po ser à un an crage plus vaste et par fois moins fa cile à dé fi nir, comme
l’es pace na tio nal ou l’es pace cultu rel (« ho me land »). Aussi Caren Ka‐ 
plan, dans son ou vrage Ques tions of Tra vel. Post mo dern Dis courses of
Dis pla ce ment, insiste- t-elle sur le sens de dé- placement (dis- 
placement), en men tion nant cer taines des formes les plus cou rantes
de dé pla ce ment spa tial :

6

Yet each me ta phor of dis pla ce ment in cludes re fe ren tial ly a concept of
pla ce ment, dwel ling, lo ca tion, or po si tion. Thus exile is al ways al rea dy
a mode of dwel ling at a dis tance from a point of ori gin. Tou rism is tra ‐
vel bet ween points of ori gin and des ti na tions. Dia spo ra dis perses the
lo ca tions of dwel ling into an in ter sti tial ha bi tus. No ma dism is the most
at te nua ted concept in re la tion to lo ca tion. Yet even theo ries of no ma dic
rhi zomes in clude “nodes” –those sites of in ter sec ting mo ve ments or
“lines of flight ”. Thus most no tions of dis pla ce ment contain an op po si ‐
tio nal no tion of pla ce ment and vice versa 7.

Elle as so cie éga le ment ce terme à la no tion de dis- location, et à celle,
ju melle, de dis lo ca tion :

In this book [Ques tions of Tra vel] I in quire into ca te go ries that are so
often taken for gran ted, as king how and when no tions of home and
away, pla ce ment and dis pla ce ment, dwel ling and tra vel, lo ca tion and
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dis lo ca tion, come to play a role in contem po ra ry li te ra ry and cultu ral
cri ti cism in Eu rope and the Uni ted States 8.

Le dé pla ce ment géo gra phique, qui oc ca sionne une rup ture entre
deux états, deux tem po ra li tés, deux es paces, en gendre aussi soit une
re- localisation (re- location), soit une dis- location, c’est- à-dire un
entre- deux, sou vent ca rac té ri sé par l’ab sence d’an crage (flux). En
effet, le dé pla ce ment n’étant pas seule ment géo gra phique, mais aussi
cultu rel, so cial, lin guis tique, re li gieux, psy cho lo gique, etc., le terme
dis lo ca tion est aussi lié à l’ab sence d’an crage in té rieur dès lors que la
confron ta tion à l’Autre sus cite un ques tion ne ment ou un re po si tion‐ 
ne ment de soi, ce qu’ex plique Gil lian Jein :

7

Dis lo ca tion, on the other hand, does not imply a re so lu tion of any such
kind [i.e. an end of tra vel]. […] Dis lo ca tion is often an end in it self, a
break from nor ma tive boun da ries that ge ne rates al ter na tive modes
and ex pres sions of exis tence. In this sense, dis lo ca tion is nei ther simple
mo ve ment, nor is it a com plete ne ga tion of one si tua tion in order that
ano ther can exist in full se cu ri ty. Ra ther it im plies a state of being that
is al ways in- between; in flux —but not chao tic; in exis ten tial re la tion
with dif fe rence as its condi tion of being 9.

La dis lo ca tion, per çue comme une rup ture de li mites nor ma tives,
donne lieu à d’autres modes d’exis tence fon dés sur le mou ve ment
(« flux ») qui vise, non pas à désor ga ni ser, mais à or don nan cer dif fé‐ 
rem ment (« not chao tic »). Tout ce qui a trait à l’ac cul tu ra tion, à l’alié‐ 
na tion, voire à l’alié na tion men tale, est donc une forme de dé pla ce‐ 
ment plus mé ta pho rique.

8

De même, la dis- location ne s’en tend pas tou jours né ga ti ve ment ; elle
peut per mettre l’ou ver ture de nou veaux es paces de créa tion, ce que
l’on ob serve par ti cu liè re ment avec l’ex plo sion des lit té ra tures fran co‐ 
phones et an glo phones de ces der nières dé cen nies :

9

[…] while dis lo ca tion im plies alie na tion, dis rup tion and the di sin te ‐
gra tion of mea ning, it may also be vie wed as a pro duc tive state or ex ‐
pe rience, which gives rise to new ex pres sive po ten tia li ties and or ders
of dis course. For the au thors of the chap ters that fol low, ma ni fes ta tions
of dis lo ca tion wi thin French tex tual and vi sual culture may be seen to
ge ne rate fruit ful nar ra tive, in ter pre tive or ethi cal spaces. Dis lo ca tion
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ap pears as an un cer tain po si tio ning oc cu pied by the ar tist or rea der
with the po ten tial to bring about in no va tive ac counts of sub jec tive ex ‐
pe rience 10.

Ainsi s’ouvrent de nou veaux champs d’ex plo ra tion créa tive et fruc‐ 
tueuse, per met tant à l’ar tiste d’ex pri mer des ex pé riences per son‐ 
nelles par des moyens no va teurs.

Selon ces dé fi ni tions, nous nous pro po sons d’ana ly ser les liens entre
ces trois no tions d’au to ri té, de dé pla ce ment et de genre (« gen der  »)
dans les lit té ra tures post co lo niales an glo phones des Ca raïbes et de
l’Inde, en nous fo ca li sant d’abord sur le dé pla ce ment du fé mi nin par
le mas cu lin, puis en mon trant com ment, à tra vers l’alié na tion, iden ti‐ 
té et genre sont fi na le ment dis lo qués. Pour conclure, nous mon tre‐ 
rons com ment l’écri ture post co lo niale per met un re po si tion ne ment
en of frant un nou vel es pace de créa ti vi té.

10

Au to ri té et genre : quand le mas ‐
cu lin dé place le fé mi nin 
Comme cela a été men tion né plus haut, selon G.C.  Spi vak, K.  Holst
Pe ter sen et A. Ru ther ford, les femmes sont, dans la so cié té co lo niale
ou post co lo niale, dou ble ment sou mises à l’au to ri té : à celle de la puis‐ 
sance co lo ni sa trice, et à celle des hommes. En effet, l’im pé ria lisme
bri tan nique a sou vent vé hi cu lé les va leurs pa triar cales de la so cié té
vic to rienne, qui consi dé rait que les hommes avaient tout pou voir dé‐ 
ci sion nel puisque leurs épouses n’étaient que des êtres fra giles et in‐ 
fan tiles. On peut donc ob ser ver, dans un pre mier temps, que l’au to ri‐ 
té dé place le fé mi nin au sein de la com mu nau té, re lé guant ce der nier
à une place d’in fé rio ri té.

11

On re trouve cette per cep tion de la su pé rio ri té mas cu line ex pri mée
de mul tiples ma nières et dans des contextes va riés dans les lit té ra‐ 
tures an glo phones des Ca raïbes et de l’Inde, et si ces uni vers ont cha‐ 
cun leurs spé ci fi ci tés propres, comme nous le ver rons, il n’en de‐ 
meure pas moins que cette ob ser va tion s’ap plique avec constance aux
deux aires géo gra phiques concer nées.

12

Pre nons tout d’abord la me sure de cette si tua tion dans le mi lieu ex‐ 
ces si ve ment pa triar cal de la plan ta tion ca ri béenne. Le dé pla ce ment

13
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spa tial le plus si gni fi ca tif qui illustre l’au to ri té im pé ria liste dans cette
par tie du monde co lo nial est sans nul doute la traite des Noirs et le
Middle Pas sage d’une part, et la tra ver sée des Eaux noires (ou Kala
Pani) en cou ra gée par le sys tème de tra vail sous contrat (in den tu re‐ 
ship) d’autre part, sys tème qui a conduit de nom breux In diens
pauvres à mi grer vers les îles de l’océan In dien ou vers les An tilles.
Ainsi, le lieu où s’exerce cette au to ri té mas cu line de ma nière exa cer‐ 
bée est bien la plan ta tion : hié rar chi sée à l’ex trême, elle est do mi née
par l’au to ri té du maître blanc, qui se trouve au som met de la py ra‐ 
mide et, sui vant un mou ve ment ver ti cal dé crois sant, l’au to ri té est en‐ 
suite confiée à une suc ces sion d’hommes dif fé rents. Au pou voir illi‐ 
mi té du plan teur suc cède celui du fils du plan teur, puis celui du ré‐ 
gis seur et des autres contre maîtres, tous mas cu lins. Si la vio lence de
la plan ta tion peut s’exer cer à l’en contre de tous les es claves, hommes
ou femmes, comme c’est le cas avec la fla gel la tion de Kamp ta dans
The Coun ting House de David Da by deen 11 ou celle de Cha pel dans The
Lon gest Me mo ry de Fred D’Aguiar 12, les per son nages fé mi nins sont –
 par fois da van tage en core – en butte à l’au to ri té ex ces sive de cer tains
hommes blancs ou métis.

Dans The Lon gest Me mo ry, par exemple, la jeune ser vante noire,
Cook, pro mise en ma riage au vieil es clave Whi te cha pel, est ainsi vio‐ 
lée plu sieurs fois par le ré gis seur, San ders  Se nior, qui n’est autre
qu’une brute ra ciste. La fé mi ni té de Cook n’est per çue que comme
objet de plai sir et d’as sou vis se ment des pul sions du ré gis seur, alors
même que la jeune es clave, comme toutes les autres femmes de son
es pèce, n’est dé crite par ce der nier que comme du bé tail ache té au
mar ché 13. Du sta tut d’ani mal et de bête de somme, elle passe au sta‐ 
tut d’objet sexuel. L’au to ri té mas cu line de ce der nier dé place non
seule ment la fé mi ni té, mais aussi, dans une cer taine me sure, l’hu ma‐ 
ni té de Cook.

14

Même dans la fa mille du plan teur, la femme ne jouit que d’une li ber té
re la tive. Si son sta tut so cial lui oc troie une cer taine pré séance et une
au to ri té toute do mes tique, elle n’en de meure pas moins sou mise aux
dé ci sions fa mi liales des per son nages mas cu lins. Ainsi, Lydia, la fille de
M. Whi te cha pel pour ra voya ger vers Bos ton, mais ex clu si ve ment à la
condi tion d’être cha pe ron née par sa mère, et pla cée sous l’au to ri té de
son père et de ses frères. Ce dont elle doit se pré oc cu per se li mite
aux vê te ments qu’elle devra prendre dans ses ba gages alors même

15
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qu’on lui fait com prendre que toute autre dé ci sion ou af faire d’in té rêt
ne doit pas la concer ner, ni même at ti rer son at ten tion.

De même, elle est ter ro ri sée par l’au to ri té pa ter nelle, per cep tible
dans l’at ti tude phy sique de son père, dé crit comme « stan ding with
his legs apart and his hands on his hips» ; sa voix to ni truante est aussi
celle dont il use pour ré pri man der les es claves (TLM, p.  92) 14. De
plus, Lydia doit ap prendre les ma nières dé vo lues à son rang, s’exer‐ 
çant à avoir un port ma jes tueux en en tas sant les vo lumes des clas‐ 
siques de la lit té ra ture an glaise sur sa tête, dé voyant ainsi la por tée
de leur conte nu, dans le but de trou ver un mari parmi les pré ten dants
qui dé filent dans la mai son de son père – choix que ce der nier devra
va li der (TLM, p. 93).

16

On re trouve par tiel le ment ce sché ma même quand le monde hié rar‐ 
chi sé des plan teurs est dé crit comme anéan ti. Les va leurs pa triar‐ 
cales y sont te naces, per du rant à l’en contre des femmes, bien qu’elles
soient par fois vé hi cu lées par des hommes de cou leur qui s’oc troient
le pou voir. La do mi na tion mas cu line sub siste tou jours pour dé pla cer
les femmes hors des cercles de pou voir et les pri ver de toute au to ri té.
Le roman de Jean Rhys Wide Sar gas so Sea consti tue, à ce sujet, un ex‐ 
cellent exemple. Il dé crit le mi cro cosme de la plan ta tion de Cou li bri
après la mort du vieux plan teur Cos way – monde de la pé riode post- 
émancipation – comme un pa ra dis perdu aux yeux de la jeune An toi‐ 
nette, sa fille. Dans ce ren ver se ment so cial et la dé ca dence qui suc‐ 
cèdent à l’éman ci pa tion des es claves, la mère d’An toi nette, An nette,
rui née, re ma riée, mais de ve nue folle, est confiée à la garde de gens de
cou leur qui la mal traitent psy cho lo gi que ment et sexuel le ment, ce
qu’ob serve An toi nette, té moin d’une scène d’at tou che ments :

17

One day I made up my mind to go to her, by my self. Be fore I rea ched
her house I heard her crying. I thought I will kill anyone who is hur ting
my mo ther. I dis moun ted and ran qui ck ly on to the ve ran da where I
could look into the room. I re mem ber the dress she was wea ring –an
eve ning dress cut very low, and she was ba re foo ted. There was a fat
black man with a glass of rum in his hand. He said, “Drink it and you
will for get.” She drank it wi thout stop ping. […] Then she see med to
grow tired and sat down in the rocking- chair. I saw the man lift her up
out of the chair and kiss her. I saw his mouth fas ten on hers and she
went all soft and limp in his arms and he lau ghed 15.
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Lors qu’An toi nette se trouve au couvent, elle craint les jeunes gens qui
l’en nuient sur le che min et re doute aussi de de voir suivre mal gré elle
un étran ger qui l’obli ge rait à vivre loin de chez elle. Dans ses rêves
pré mo ni toires, un homme l’en traîne de force, évo quant par an ti ci pa‐ 
tion son ma riage dé sas treux avec l’An glais qui la contraint à quit ter
les An tilles pour l’en fer mer dans le froid gre nier de son châ teau.

18

Alors que la plan ta tion es cla va giste oc ci den tale n’est pas un es pace
que l’on re trouve dans la lit té ra ture in dienne, la même vio lence faite
aux femmes est per cep tible dans la so cié té in dienne, qu’il s’agisse de
vio lence psy cho lo gique ou de vio lence phy sique. Là en core, le sys‐ 
tème co lo nial et/ou le sys tème des castes re lèguent bien sou vent la
femme à un rôle su bal terne. L’au to ri té mas cu line se dé place alors
sou vent dans l’es pace privé, où le rang de la femme est une fois en‐ 
core ra bais sé par rap port à celui de l’homme.

19

Ainsi, dans le roman d’Anita Nair, Mis tress 16, le mari de Radha, Shyam
(dont les so no ri tés rap pellent le mot « shame »), im pose son pou voir à
son épouse de plu sieurs ma nières. Dans la sphère pu blique, tout
d’abord : bien que le do maine ait ap par te nu à Radha, c’est Shyam qui
l’ad mi nistre, ce qu’il per çoit comme une juste ré com pense de ses ef‐ 
forts per son nels et comme une forme de dé dom ma ge ment pour avoir
épou sé une femme jugée trop libre. Il lui im pose aussi son au to ri té
dans la sphère pri vée de leur foyer en la contrai gnant à avoir des rap‐ 
ports in times non consen tis, qui contrastent avec le plai sir qu’elle
éprouve aux côtés du jour na liste an glais Chris, son amant. La do mi‐ 
na tion sexuelle est ici le moyen que Shyam uti lise pour af fir mer son
pou voir sur sa femme, tout comme il est l’ex pres sion de sa cu pi di té,
car en épou sant Radha, il a ob te nu une for tune im pres sion nante.
Dans le même temps, ce pou voir ma té riel est l’ex pres sion de son im‐ 
puis sance à la rendre amou reuse de lui. La vio lence sexuelle est donc,
pour ce per son nage mas cu lin, le signe d’une vo lon té d’as seoir son au‐ 
to ri té tout en ex pri mant son in ca pa ci té à le faire réel le ment.

20

De même, on re trouve la pres sion so ciale mas cu line exer cée à l’en‐ 
contre des femmes dans le roman d’Arund ha ti Roy The God of Small
Things  : la jeune Ammu, ma riée à un al coo lique tra vaillant sur une
plan ta tion de thé, de vient l’objet d’une tran sac tion sexuelle –  ses
charmes ven dus en échange de l’em ploi sau ve gar dé de son mari. Le
mari al coo li sé, violent, ne cesse de la frap per :

21
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He pro po sed to Ammu five days after they first met. Ammu didn’t pre ‐
tend to be in love with him. She just wei ghed the odds and ac cep ted.
She thought that any thing, anyone at all, would be bet ter than re tur ‐
ning to Aye me nem. […] Over cof fee, Mr Hol lick pro po sed that Baba go
away for a while. […] And for the per iod of time that he was away, Mr
Hol lick sug ges ted that Ammu be sent to his bun ga low to be “loo ked
after”.

Ammu wat ched her hus band’s mouth move as it for med words. She
said no thing. […] He grew un com for table and then in fu ria ted by her
si lence. Sud den ly he lun ged at her, grab bed her hair, pun ched her and
then pas sed out from the ef fort. (GST, p. 42)

En épou sant Baba, Ammu avait choi si de fuir la vio lence de son
propre père, ca pable de la cé rer ses bottes en ca ou tchouc toutes
neuves dans un accès de co lère quand elle était en fant, ca pable de
lan cer un vase de cuivre au vi sage de sa mère (GST, p. 48) et de battre
cette der nière à de mul tiples re prises. La des crip tion de la pho to gra‐ 
phie du père est sans appel. Être ri gide, an glo phile, il est un imi ta teur
(« mimic ») des co lons an glais dans son cos tume trois pièces im pec‐ 
cable, mais la cra vache qu’il tient à la main est une mé ta phore ex pli‐ 
cite de sa vio lence et de sa haine, des ti née à im po ser son au to ri té au
sein de la fa mille 17. Alors que Mam ma chi était par ti cu liè re ment douée
en vio lon et au rait pu de ve nir concer tiste, le père d’Ammu avait mis
fin aux cours de vio lon de son épouse, bri sant en elle tout rêve d’in‐ 
dé pen dance et d’af fran chis se ment de sa tu telle.

22

On le voit, l’au to ri té qu’exercent les hommes sur les femmes, dans ses
ma ni fes ta tions les plus bru tales, peut être trans fé rée de l’es pace pu‐ 
blic à l’es pace privé de la mai son, du foyer. Comme dans la plan ta tion,
l’au to ri té mas cu line pré do mine au cœur du foyer, de ve nu le lieu d’ex‐ 
pres sion de l’au to ri té pa ter nelle ou, à dé faut, fra ter nelle. Ainsi, le dis‐ 
cours du frère d’Ammu, Cha cko, est tou jours ca rac té ri sé par l’ex pres‐ 
sion em blé ma tique « in his Rea ding Aloud voice » (GST, p. 54) et par le
rap pel fré quent de ses « Ox ford Moods », ton pé remp toire de su pé‐ 
rio ri té mas cu line que lui oc troie son édu ca tion an glaise au sein d’une
fa mille an glo phile.

23

De la même façon, le roman de V.S. Nai paul A House for Mr Bis was 18

confère aux deux gar çons de la fa mille éten due in dienne des Tulsi
24
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une au to ri té ex ces sive que Mohun Bis was dé nonce iro ni que ment en
les sur nom mant « the lit tle Gods » (HB, p. 110, p. 132), comme il sur‐ 
nomme Seth, l’homme fort de la fa mille, « the Big Boss » (HB, p. 104).

La sphère fa mi liale est aussi, dans le roman d’Anita Desai In Cus to dy
(1984), le lieu où Deven Shar ma, pro fes seur d’hindi as sailli par la pau‐ 
vre té et hanté par la dés illu sion, traite son épouse de ma nière pé‐ 
remp toire, ne sup por tant pas ses ques tion ne ments, re fu sant de lui
par ler, l’obli geant à quit ter le do mi cile pour qu’elle re tourne dans sa
fa mille lors qu’il le sou haite (IC, p. 158-9). Même lorsque Sarla re vient
dans leur mai son, il re fuse de chan ger d’at ti tude, de peur de perdre
son pou voir sur elle :

25

He consi de red tou ching her, put ting an arm around her stoo ped shoul ‐
ders and dra wing her to him. […] But he could not make that move: it
would have per ma nent ly un der mi ned his po si tion of power over her
[…]. (IC, p. 213-4)

L’évo lu tion se fait selon une ligne qui conduit de l’au to ri té so ciale et
com mu nau taire à l’au to ri té so ciale et fa mi liale, toutes deux res tant
fon dées sur le sys tème de va leurs pa triar cales.

Tou te fois, dans tous les cas, l’au to ri té est liée au concept d’alié na tion,
ex pri mant la vo lon té de rendre l’autre étran ger à lui- même pour le
faire ren trer – ou ten ter de le faire ren trer – dans le rang so cial. Or,
l’une des mis sions re ven di quées du roman post co lo nial consiste à dé‐ 
non cer l’alié na tion et la re la tion d’in fé rio ri té de cer tains par rap port à
d’autres. En condam nant les rap ports de pou voir po li tique, éco no‐ 
miques, so ciaux ou cultu rels entre centre et marge, en don nant une
voix aux plus op pri més, le roman post co lo nial ex prime, grâce à sa pa‐ 
lette de nuances, com ment l’au to ri té des uns conduit à l’alié na tion
des autres, au dé pla ce ment des per son na li tés et de l’iden ti té.

26

Au to ri té et alié na tion : la dis lo ca ‐
tion du genre et de l’iden ti té
Comme nous l’avons men tion né en in tro duc tion, le dé pla ce ment peut
être perçu comme une forme de dis- location qui conduit bien sou‐ 
vent à la dis lo ca tion des per son nages en les alié nant de leur es pace
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fa mi lier, de leur en vi ron ne ment pre mier. Le type de dé pla ce ment que
l’on vient de voir, où l’au to ri té des va leurs pa triar cales re lègue le fé‐ 
mi nin à un rôle su bal terne, ne va pas sans une forme de dis lo ca tion
de l’iden ti té. Mais plus gé né ra le ment, on peut dire que toute forme
d’au to ri té ex ces sive peut gé né rer une alié na tion et une perte d’iden‐ 
ti té  pour les per son nages, quel que soit le genre au quel ils ap par‐ 
tiennent : cela reste vrai si l’au to ri té s’exerce aux dé pens d’un per son‐ 
nage mas cu lin, comme on peut le voir dans cer tains cas de ma triar‐ 
cat. La perte d’iden ti té de meure tout aussi si gni fi ca tive.

Ainsi, dans le roman de V.S. Nai paul A House for Mr Bis was, lorsque
Mohun Bis was épouse Shama Tulsi, la fille d’une riche fa mille de com‐ 
mer çants de Tri ni dad, il ne pense pas que l’au to ri té na tu relle confé‐ 
rée à un mari in dien dans sa com mu nau té puisse être re mise en
ques tion. Or, confron té à la puis sance de la fa mille éten due des Tulsi,
il est bien tôt té moin d’une in ver sion du sché ma so cial de base  : à la
mort de Pun dit Tulsi, le chef du clan, son épouse, im po sante par sa
taille et par son au to ri té na tu relle, que tous ap pellent ré vé ren cieu se‐ 
ment « Mai », ac quiert l’au to ri té du dé funt pan dit. Le ren ver se ment
des rôles est aussi un ren ver se ment des genres, le pa triar cat ayant
cédé le pas au ma triar cat, au moins tem po rai re ment. Alors qu’il croit
pou voir res ter in dé pen dant, comme le sug gère la de vise qu’il pro‐ 
clame («  to paddle one’s canoe  »), Bis was est bien vite rap pe lé à la
réa li té du mi cro cosme Tulsi : comme on n’y at tend au cune in di vi dua‐ 
li té de la part de qui conque –  homme ou femme  –, il est censé se
fondre dans l’ano ny mat de Ha nu man House, gi gan tesque mai son qui
pa raît en glou tir ses ha bi tants. À l’ins tar de Chin ta, l’une des filles Tulsi
dont l’iden ti té s’est dis soute en une seule lettre in si gni fiante «  C  »
(HB, p. 89), Bis was n’est qu’un mari dont l’iden ti té et la per son na li té
propres im portent peu. Lors qu’il en prend conscience, il est déjà trop
tard :

28

The hus bands, under Seth’s su per vi sion, wor ked on the Tulsi land, loo ‐
ked after the Tulsi ani mals and ser ved in the store. In re turn they were
given food, shel ter and a lit tle money; their chil dren were loo ked after;
and they were trea ted with res pect by people out side be cause they were
connec ted with the Tulsi fa mi ly. Their names were for got ten; they be ‐
came Tul sis. […] They had mar ried Shama to him sim ply be cause he
was of the pro per caste, just as they had mar ried the daugh ter cal led C
to an illi te rate coconut- seller.
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Mr Bis was had no money or po si tion. He was ex pec ted to be come a
Tulsi. (HB, p. 97)

Contre cette au to ri té alié nante, Bis was est le seul de tous les gendres
Tulsi à avoir le cou rage de se re bel ler. On voit donc ici que l’au to ri té
créa trice d’alié na tion ne s’exerce pas seule ment au dé tri ment des
femmes, mais qu’elle peut s’exer cer aussi à l’en contre des per son‐ 
nages mas cu lins. Ce qui im porte, en fait, est le désir, voire le be soin,
de ni ve ler les per son na li tés re belles. Avec l’ef fon dre ment du mi cro‐ 
cosme Tulsi et l’anar chie qui règne au sein du clan dans le do maine
de Shor thil ls, c’est pour tant Bis was qui finit par l’em por ter, in ver sant
l’au to ri té cla nique et im po sant son au to ri té in di vi duelle de père et de
mari à sa femme Shama et à ses en fants.

29

Tou te fois, l’alié na tion est sou vent plus forte si l’au to ri té s’exerce sur
le fé mi nin, et elle peut même aller jusqu’à l’alié na tion men tale, c’est- 
à-dire la prise de contrôle et la ma ni pu la tion to tales d’un per son nage.

30

Le per son nage d’An toi nette dans Wide Sar gas so Sea nous en offre une
ex cel lente illus tra tion. Lorsque son époux an glais cherche à do mi ner
la jeune femme et à lui im po ser ses va leurs vic to riennes comme seul
élé ment de ré fé rence, sup pri mant de ce fait toutes les va leurs an‐ 
tillaises qui ont ca rac té ri sé la vie pas sée d’An toi nette, il par vient à ses
fins en usant de ce qu’An toi nette ap pelle sa propre forme d’obeah, de
vau dou : après avoir sciem ment dé sta bi li sé An toi nette en la trom pant
avec la ser vante Amé lie, après avoir conduit sa jeune épouse à boire
plus que de rai son, l’An glais l’oblige à ac cep ter le pré nom an glais par
le quel il la re nomme – Ber tha – l’alié nant ainsi de son iden ti té propre
et de son passé. Enfin, en la sé pa rant de Chris to phine, la seule per‐ 
sonne qui ait vrai ment veillé sur elle, il se li bère de toutes les em‐ 
prises an tillaises sur sa propre per sonne pour mieux res ser rer son
étau sur une jeune femme dé sor mais dé pour vue de vo lon té, de ve nue,
comme il se plaît à le dire, sa pro prié té, sa ma rion nette :

31

“Ber tha”, I said.

“Ber tha is not my name. You are trying to make me 19 into so meone
else, cal ling me by ano ther name. I know, that’s obeah too.” (WSS, p. 88)
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I could see An toi nette stret ched on the bed quite still. Like a doll. (WSS,
p. 90)

I’ll take her in my arms, my lu na tic. She’s mad but mine, mine. […] An ‐
toi net ta. […] My lu na tic. My mad girl. (WSS, p. 99)

De ve nue sa chose, sa pos ses sion, elle se trans forme en une pou pée
sans vo lon té ni ré sis tance :

She had fol lo wed me and she ans we red. I scar ce ly re co gni zed her voice.
No warmth, no sweet ness. The doll had a doll’s voice, a breath less but
cu rious ly in dif ferent voice. (WSS, p. 102)

Si cet exemple nous ra mène à la vi sion sexuée des re la tions de pou‐ 
voir et d’au to ri té entre hommes et femmes, il est sur tout im por tant
de noter que l’alié na tion peut prendre des pro por tions ex trêmes, al‐ 
lant jusqu’à la dé pos ses sion de soi, de son nom, de sa vo lon té, de sa
voix et de ses sen ti ments, en un mot, al lant jusqu’à l’anéan tis se ment
de l’iden ti té.

32

Ce pen dant, la trans gres sion de la loi des genres par une forme d’in‐ 
dif fé ren cia tion sexuelle peut aussi être un moyen de trans gres ser une
au to ri té so ciale qui clas si fie tout et ne to lère au cune forme de li ber té
hors des classes éta blies. Dans le roman d’Arund ha ti Roy The God of
Small Things 20, le dé pla ce ment du mas cu lin et du fé mi nin par l’au to‐ 
ri té s’ex prime dif fé rem ment. Tout d’abord, concer nant les ju meaux
Rahel et Estha, le désir de re trou ver le mo ment béni de l’in dif fé ren‐ 
cia tion ante- natale dans le corps de leur mère cor res pond à la re‐ 
cherche d’une sé cu ri té édé nique où l’ab sence de genre évoque l’ab‐ 
sence de faute, de péché ori gi nel. Dé pla cer le mas cu lin et le fé mi nin
est pour eux le moyen d’échap per à l’au to ri té en trou vant re fuge dans
l’in dis so cia tion de la gé mel li té. Ainsi, avant que n’existe la trans gres‐ 
sion dans leurs vies, les ju meaux d’Ammu vivent dans un monde qui
leur est propre, un monde où toute com mu ni ca tion est ins tinc tive et
ne né ces site au cune ver ba li sa tion. Ils savent spon ta né ment ce que
pense l’autre, ce que rêve l’autre, ce que res sent l’autre. Ils ont même
la ca pa ci té de lire à l’en vers et de s’ex pri mer ainsi, ce qui fait dire à
Miss Mit ten qu’ils sont, pa ra doxa le ment, l’in car na tion de Satan : « She
told Baby Ko cham ma that she had seen Satan in their eyes  » (GST,
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p. 60). En tant que ju meaux, leur re la tion in ha bi tuelle dans la so cié té
conduit à ce qu’ils soient par avance condam nés par cette même so‐ 
cié té, pla cés hors du champ so cial usuel.

Et lors qu’ils sont sé pa rés l’un de l’autre, cha cun d’eux de vient étran‐ 
ger à l’autre mais aussi à lui- même  : Estha, muré dans un mu tisme
cou pable, s’in ter dit toute ac ti vi té autre que celles du foyer, dé ve lop‐ 
pant une ob ses sion pour la pro pre té qui de vient sym bo li que ment
l’ex pres sion de son sou hait de se laver constam ment de ce qu’il per‐ 
çoit comme une faute – la dé non cia tion de Ve lu tha (GST, p. 91). Rahel,
quant à elle, semble vivre à côté de sa vie, ob ser va trice ex té rieure de
ce qui est de ve nu un grand vide in té rieur :

34

What Larry Mc Cas lin [Rahel’s hus band] saw in Rahel’s eyes was not
des pair at all, but a sort of en for ced op ti mism. And a hol low where
Estha’s words had been. He couldn’t be ex pec ted to un ders tand that.
That the emp ti ness in one twin was only a ver sion of the quiet ness of
the other. That the two things fit ted to ge ther. Like sta cked spoons. Like
fa mi liar lo vers’ bo dies (GST, p. 20).

Comme nous l’avons vu, ce que cherchent les ju meaux, alors que la
vio lence de la so cié té les a sé pa rés en en ti tés dis tinctes en rai son de
leurs trans gres sions sup po sées, c’est le re tour à l’in dis tinc tion ante- 
natale, à un état de grâce d’avant la conscience :

35

In those early amor phous years when me mo ry had only just begun,
when life was full of Be gin nings and no Ends, and Eve ry thing was For
Ever, Es thap pen and Rahel thought of them selves to ge ther as Me, and
se pa ra te ly, in di vi dual ly as We or Us. As though they were a rare breed
of Sia mese twins, phy si cal ly se pa rate, but with joint iden ti ties. (GST,
p. 2)

De ma nière dif fé rente, mais non moins émou vante, la trans gres sion
du genre par une forme d’in ver sion des ca rac té ris tiques gen rées des
per son nages peut ap pa raître comme une ten ta tive d’échap per à une
au to ri té so ciale qui clas si fie à ou trance en exi geant des per son nages
qu’ils puissent ap par te nir à une caste ou à un genre bien dé fi ni. Or,
cette ten ta tive ne peut qu’échouer dans une so cié té trop ri gide.
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Ainsi, les deux autres per son nages prin ci paux du roman d’Arund ha‐ 
ti  Roy, Ammu, et son amant in tou chable Ve lu tha, illus trent bien ce
point. La trans gres sion so ciale qu’ils com mettent consiste en ce
qu’une femme de haute caste, déjà mise au ban de la so cié té en rai son
de son di vorce 21, puisse tom ber amou reuse d’un in tou chable et avoir
des re la tions sexuelles avec lui. Tout aussi scan da leux est le fait que
cet in tou chable n’ait pas su gar der son rang, qu’il ne se soit pas
conten té de de meu rer in vi sible. Mais à cette trans gres sion so ciale
im par don nable se su per pose une trans gres sion sup plé men taire qui
est liée à leur ap par te nance à un genre sexué qui se trouve flou té,
rendu in dis tinct  : Ammu, jeune femme libre, adopte des at ti tudes
mas cu lines, tan dis que Ve lu tha semble avoir des pen chants fé mi nins
équi voques. Ce que le nar ra teur ap pelle «  Ammu’s Un safe Edge  »
(GST, p. 44), cor res pond en effet à la pro pen sion du per son nage à agir
contre les règles so ciales in diennes qui privent les femmes de li ber té :
elle danse, fume, écoute de la mu sique mo derne, marche par fois d’un
pas dif fé rent, et prend des bains de mi nuit. Elle pa raît même se
trans for mer en une créa ture sur na tu relle.

37

De la même ma nière, Ve lu tha est un per son nage dont le genre mas‐ 
cu lin est remis en cause par le jeu des en fants, qui lui de mandent de
s’ha biller en sari pour un jeu de rôles, et de se mettre du ver nis à
ongles. Ce ver nis à ongles est jus te ment un élé ment que les po li ciers
re tien dront comme preuve de sa dé viance sexuelle et so ciale, et qui
ser vi ra à jus ti fier le dé chaî ne ment de vio lence à son en contre (GST,
p. 310-311 22).

38

Ces dif fé rentes formes de trans gres sion doivent être payées au prix
fort, d’abord par une alié na tion ex trême qui conduit à une vé ri table
déshu ma ni sa tion, et en suite par la mort.

Par consé quent, lorsque la trans gres sion des amants est ré vé lée, c’est
une vé ri table tem pête qui se lève, comme l’in dique le mot « Ter ror »
sou vent ré pé té dans des lo cu tions comme « the Ter ror uns poo led »
(GST, p. 257). Ammu, d’abord en fer mée à clé dans sa chambre, est re‐ 
je tée hors de la fa mille par son frère Cha cko 23 et meurt seule, aban‐ 
don née, tan dis que Ve lu tha est passé à tabac par des po li ciers de ve‐ 
nus in hu mains. La vio lence so ciale est source d’alié na tion iden ti taire
pour tous : Ammu, ma lade, est mé con nais sable aux yeux de Rahel lors
de leur der nière en tre vue et Ve lu tha n’est plus qu’un amas de chair
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in forme sous les coups des po li ciers 24, qui sont eux- mêmes de ve nus
des brutes ani males, in hu maines. Re pré sen tants de l’ordre ab so lu et
bru tal, les po li ciers sont d’abord com pa rés à des per son nages de fic‐ 
tion, ir réels, aux yeux des en fants 25. La dés in car na tion de la po lice au
mo ment du pas sage à tabac est res ti tuée par l’in sis tance sur les seuls
sons per çus par les en fants, té moins de la scène (GST, p. 308 26). Les
po li ciers, re pré sen tants de l’ordre ins ti tu tion nel, ne font donc par tie
d’au cune ca té go rie sexuée, ni hommes, ni femmes, seule ment les
«  hommes de main de l’his toire  » («  his to ry’s hench men  » GST,
p. 308), dont le rôle est de dé truire ce qui ne peut être ni sou mis ni
vé né ré 27. Leur rôle consiste à gar der la so cié té pure de toute faute, à
pré ve nir le chaos en fai sant res pec ter les règles so ciales, quitte à
pro vo quer les excès de la Ter reur.

De la même ma nière, la vio lence ex trême qui ca rac té rise les ton tons
ma coutes à Haïti, dans le roman d’E.  Dan ti cat The Dew Brea ker 28

(2004), conduit l’op po sant po li tique qu’est le pré di ca teur de l’Église
Bap tiste des Anges à par ler des excès po li tiques de la dic ta ture non
comme l’ex pres sion de la haine d’un homme, mais comme l’ex pres‐ 
sion du Mal, de Satan, et pré ci sé ment de la Bête, in sis tant de ce fait
sur la déshu ma ni sa tion in duite par la bru ta li té :

40

In his radio ser mons, later ela bo ra ted on du ring mid mor ning ser vices,
the prea cher cal led on the ghosts of brave men and women in the Bible
who’d fought ty rants and near ly died. […] “And what will we do with
our beast”, the prea cher en cou ra ged his fol lo wers to chant from be side
their ra dios at home, as well as from the plain woo den pews of his
sanc tua ry. […] “We are Chris tians,” they would say. “When we talk
about a beast, we mean Satan, the devil.” (DB, p. 158)

Lorsque le prêtre est « in ter ro gé » dans les lo caux de la mi lice, on est
de nou veau frap pé d’ob ser ver que la vio lence ins ti tu tion nelle est vé‐ 
hi cu lée par une voix dés in car née, qu’il ap pelle «  The Voice  » (DB,
p.  186-7). Vio lence et in to lé rance dé placent donc toute si gni fi ca tion
du mas cu lin et/ou du fé mi nin.

41

L’in dif fé ren cia tion sexuelle peut donc aussi bien re pré sen ter une
trans gres sion de l’au to ri té (ce que re pré sentent les ju meaux, Ammu et
Ve lu tha), que l’ex pres sion ex trême de cette au to ri té (comme le
montrent la po lice in dienne, ou la mi lice haï tienne). Même dans un
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cadre plus privé, comme celui de la fa mille ou du foyer, l’in dif fé ren‐ 
cia tion des genres peut aussi trou ver son ori gine dans une au to ri té
alié nante.

Ainsi, dans son roman Fas ting, Feas ting, Anita Desai in tro duit l’alié na‐
tion de l’en fant, de la jeune fille puis de la jeune femme qu’est Uma,
comme le ré sul tat de la fu sion du couple pa ren tal : Uma est constam‐ 
ment dé va lo ri sée, trai tée comme une ser vante, son sta tut fa mi lial en‐ 
tiè re ment sou mis à l’au to ri té du couple in dis so luble formé par ses
pa rents 29. De ve nus une seule en ti té « Ma mand Pa pa. Ma ma Pa pa. Pa‐ 
pa Ma ma 30.  », ne par lant que d’une seule voix, les pa rents aliènent
Uma en lui in ter di sant par exemple de se rendre à l’école pour aider
au foyer après la nais sance de son jeune frère (FF, p. 18) : face à cette
in dis tinc tion chao tique de l’au to ri té dans le mi cro cosme fa mi lial, elle
au rait aimé se réa li ser dans l’ordre mé tho dique et l’or ga ni sa tion ras‐ 
su rante du couvent de Mo ther  Agnes (FF, p.  20). La seule so lu tion
pour Uma se rait de s’échap per, ce qu’elle ne par vient pas à faire.

43

On voit donc ici que les re la tions entre au to ri té, dé pla ce ment et
genres re posent sur une mul ti tude de com bi nai sons, l’au to ri té dé pla‐ 
çant les re la tions entre mas cu lin et fé mi nin tan dis que, de façon ré ci‐ 
proque, ces der nières peuvent aussi avoir une in ci dence sur l’au to ri té.
Pour tant, les lit té ra tures post co lo niales sont aussi le lieu d’un autre
re po si tion ne ment  : celui d’un dis cours qui cherche à ex pri mer et à
dé non cer l’au to ri té, mais aussi à lui ré sis ter. En met tant au jour les
excès de l’au to ri té et en les por tant à la connais sance de tous, les lit‐ 
té ra tures post co lo niales pro posent un autre es pace lit té raire dans le‐ 
quel les ten sions entre ces concepts sont re con si dé rées. On peut
ainsi men tion ner la constance avec la quelle Jean Rhys avait voulu in‐ 
va li der la vi sion sté réo ty pée des femmes an tillaises que l’époque vic‐ 
to rienne avait vé hi cu lée, par exemple à tra vers le roman de Char‐ 
lotte Brontë Jane Eyre. Dans une lettre à Fran cis Wynd ham, Jean Rhys
écrit :

44

Then when I was in Lon don last year it “cli cked in my head” that I had
ma te rial for the story of Mr Ro ches ter’s first wife. The real story – as it
might have been 31.

Et dans une lettre à Selma Vaz Dias, elle ajoute :
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For me […] she [An toi nette] must be right on stage. She must be at least
plau sible with a past, the rea son why Mr Ro ches ter treats her so abo ‐
mi na bly and feels jus ti fied, the rea son why he thinks she is mad and
why of course she goes mad, even the rea son why she tries to get eve ‐
ry thing on fire, and even tual ly suc ceeds 32.

Se ré ap pro prier l’es pace dis cur sif en y ap por tant un point de vue dif‐ 
fé rent de celui des au teurs ca no niques était bien un des buts pre‐
miers des au teurs post co lo niaux. Pro po ser de nou velles pers pec tives,
res tau rer une vi sion jugée plus juste, était l’une des mo ti va tions
avouées de Jean Rhys. S’il était trop long d’ex pli quer ici pré ci sé ment
les mé thodes qui per mettent une telle ré ap pro pria tion (pa limp sestes,
po ly pho nie, jux ta po si tion de genres, in ter mé dia li té, etc.), il convient
néan moins de dire que les au teurs post co lo niaux sont par ve nus à dé‐ 
fi nir leurs propres ter ri toires lit té raires, dif fé rents de ceux des écri‐ 
vains eu ro péens, en im po sant leur iden ti té in di vi duelle à tra vers leurs
points de vue et leurs voix per son nels.

45

Alors que la vi sion mas cu li niste et im pé ria liste ou co lo nia liste a pu
pré do mi ner pen dant des dé cen nies, pla çant l’au to ri té des hommes
sur l’avant- scène pen dant fort long temps, re lé guant la po si tion des
femmes à l’arrière- plan, il est clair qu’une vi sion plus mo derne et plus
fé mi niste se dé gage in con tes ta ble ment des ro mans cités ici. Comme
le dit Gil lian Rose dans son ou vrage Fe mi nism and Geo gra phy. The Li‐ 
mits of Geo gra phi cal Know ledge 33, qui ana lyse le monde contem po‐ 
rain, il est es sen tiel que la vi sion mas cu li niste do mi nante du monde,
re flet de l’homme « blanc bour geois et hé té ro sexuel », soit contre ba‐ 
lan cée par une autre per cep tion :

46

Es sen tial ly im por tant to my ar gu ments is the man ner in which that
white bour geois he te ro sexual man per ceives other people who are not
like him. From his po si tion of power he tends to see them only in re la ‐
tion to him self. He un ders tands fe mi ni ni ty, for example, only in terms
of its dif fe rence from mas cu li ni ty. He sees other iden ti ties only in
terms of his own self- perception; he sees them as what I shall term his
Other 34.

Or, dans les dis cours post co lo niaux, cette autre vi sion ou, selon les
cas, cette vo lon té d’af fir mer son iden ti té propre, est liée au fait que le
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