
Histoire et narration dans %'oeuvre 
de Monique Corriveau 

On dira tout de suite, a 1'entrCe de cet article, que le discours 
historique relke toujours dCjA de mkcanismes fictifs. L'Histoire est, 
dbs lors, un corpus composC de multiples segments narratifs, 
accessibles A tous, variables selon les lecteurs et les emprunteurs. C'est 
a m2me ce corpus que la romancikre peut puiser 1'archCologie de ses 
textes. Ainsi, dans le cas du QuCbec, l'dvknement reel qu'est la 
conquste anglaise de 1760 peut &tre rapport6 de maintes facons, 
comme le dernontre justement la publicit6 rCfCrendaire de 1980. C'est 
ce rCcit multiple qui fait 17Histoire: 1'CvCnement muet et le feuilletC de 
ses reprCsentations dans le temps (dans lYHistoire). Ainsi que le pensait 
Proust, le temps s'Ccrit et il n'y a pas de raisons pour qu'il ne s'icrive 
pas A l'envers: qu&te fictive d'une origine non moins fictive de la 
culture. Dans un article extrsment intkressant, H. White explique que 
I'Histoire ne nous dit absolument rien, puisque l'historien, narrateur 
choisi, parle a travers elle, la parle. Pour lui, 1'Histoire se pr&te donc 
tout naturellement a la littCrature.1 

Cette question du rapport entre 1'Histoire et le roman, nous la 
poserons ici en regard d'une oeuvre importante dans la littkrature 
quCbCcoise pour adolescents: l'oeuvre de Monique Corriveau. Bien 
sar, les romans de Corriveau restent peu CtutiCs. On note a peine 
quelques recensements.2 C'est que la littCrature pour adolescents 
condamne A la marginalitk. Mais ce qui est particulier dans ces textes 
demeurCs inachevCs a la mort de leur auteur, c'est l'imperfection de 
leurs trames. On dirait que chaque couture narrative rCvkle les 
supercheries du rCcit. L'oeuvre de Monique Corriveau est flagrante. 
Tout est visible en elle. Ainsi le r81e moteur des propositions 
interrogatives dans le maintien du suspense. Ainsi l'exotisme 
gkographique et historique dans les romans rCcents. Nous somrnes 
convoquCs 21 1'Ctude de recits dont les articulations paraitront menaces 
par une trop grande comprthension. Mais cela n'est-il pas vrai pour 
l'ensemble d'une littkrature qui ne cache pas son apparfit didactique et 
son idCalisation effrCnCe du passC? HCritage passif et passionne, en 
particulier dans la sCrie des Montcorbier et dans Le Wapiti, il reste a se 
demander, dans le cadre de cet article, quelle est la fonction narrative 
de l'histoire CvCnementielle dans cette oeuvre. 

La serie historique des Montcorbier (deux romans) a pour cadre la 
premike guerre mondiale et la pCriode coloniale.3 La Sarenie, pays 



fictif, s'inscrit au nombre des Allies pour la dCfense de 1'Europe 
contre l'agresseur allemand. Parallklement, le Mahedan, colonie de la 
SarCnie, souhaite mettre fin a ses liens avec la mttropole. NC dans la 
colonie, fidele a sa collusion avec les 'indigenes', Paul de Montcorbier 
combat pourtant aux c8tCs des Sarenes. Dans Le Wapiti, le contexte 
historique ramkne le lecteur aux premiers moments de la Nouvelle- 
France. Le heros de ce rCcit, Matthieu Rousseau, joue le r8le de 
mCdiateur entre le pouvoir colonial francais et la tribu indienne 
(fictive) des Seskanous. Dans tous les cas, on remarque dCja la 
constante du milieu colonial et du heros-narrateur divisC en lui-mCme 
et dans sa propre culture. 

L'oeuvre de Corriveau s'adresse a un lecteur qui cherche a 
determiner ses valeurs propres et surtout A s'inscrire rCsolument dans 
l'Histoire, son histoire personnelle d'individu adulte et celle du pays 
qui le constitue. Pour Monique Corriveau, comme pour bien d'autres, 
le discours historique est constituteur de modeles Cthiques, culturels et 
politiques: le lecteur y apprend donc I'hCroisme. L'Histoire est un 
document passif, c'est-A-dire souffert, subi passionnCment par le 
personnage en quete de vCritC et d'affirmation de soi. Le rCcit permet 
de representer cette souffrance P 1'Cchelle dCcuplCe de chaque segment 
historique, que cette histoire soit quCbCcoise, amCrindienne ou 
'sarene'. 

Nous poserons d'abord la nCcessitC du narrateur-hCros. Car 
Monique Corriveau rejette d'une certaine maniQe la fictivitC. Le 
discours historique, en tant que compte rendu du passe quCbCcois ou 
francais par un narrateur organisk, fournit au roman des lois de 
constructions, un champ skmantique et Cthique apparemment 
homogene ou l'adolescent pourra s'approprier la certitude. Le 
contexte historique est ainsi le lieu d'une rassurante permanence. Tous 
les CvCnements y sont prkvisibles et rien ne saurair se perdre dans la 
trop grande folie de l'imaginaire. Ici, le heros sait de quoi il parle. 
Tout cela reste intact sous le coup de sa parole. "Aussi (. . .), 
l'historique, Ccrit R. Miguelez en citant LCvi-Strauss, est, par principe, 
ce qui est hors d'un syst6me donne, (. . .) et par la-mCme, 1'CICment 
'immobile, rebelle a tout arrangement logique' " .4 L'Histoire rkgle 
l'avhement du futur. Tout, dans le cadre de l'oeuvre fictive, est, A 
travers elle, projete dans le diffCrC. 

Chez Monique Corriveau, l'utilisation du discours historique 
engendre une typologie des personnages. Ces personnages ~Chiculent, 
dans leurs lois de construction, les segments didactiques et 
reproductibles du modkle historique. Les personnages amkrindiens 
s'expriment exactement comme le rapportent nos premiers livres 
d'Histoire du Canada. Dans Les Montcorbier, ValCrie Fontenoy rCve 



d'aviation cornrne Madeleine de Verchbres rCvait de conquCtes. Dans 
le peril de la forteresse laissCe aux mains des mCchants Gulloks, Paul 
de Montcorbier se dCmbne comrne le veut la lCgende de Dollard-des- 
Ormeaux. L'oeuvre de Corriveau ne rornpt pas, loin de 18, la 
connivence lointaine, en littkrature quCbCcoise, entre I'homogCnCitC du 
champ historique et le souhait de voir s'Ctablir un rnodble typiquernent 
d'ici. Les constantes rCfCrences a la "position traditionnelle du 
QuCbec" dans les nkgociations constitutionnelles ne sont pas 
diffkrentes. 

Alors, dans ce schbrne quasi Cpique, le heros devient narrateur. En 
fait, la naissance du narrateur (it ne pas confondre avec celle de 
17Ccrivain lui-rnCme dans un rCcit cornme Le tkmoin) est un CvCnernent 
capital si l'on veut saisir pleinernent la fonction narrative du 
personnage principal. Le cadre du Guerrier est Cpique, par exemple, 
dans la mesure oh l'auteur renonce ternporairernent a son privilbge de 
narratrice au profit du personnage principal qui devient, a son tour, 
l'interprktant primordial et omniscient du rCcit. I1 est clair que la force 
de Paul de Montcorbier, tant dans l'engeance familiale que militaire, 
provient de son rdle de narrateur. En s'interposant de cette sorte, Paul 
accornplit deux choses. D'abord, il sait d'ernblte ce que deviendra son 
Histoire. Car c'est lui qui la fabrique en rCfCrence au modble 
historique donnC. Dans La mort des autres, il est a mCme de dissirnuler 
l'episode de la TSF au profit de moments plus glorieux. Corriveau 
insiste souvent sur 1'habiletC de Paul a interpreter les Cvenements. I1 
est rnaztre de l'espace (il fait des cartes cornrne nu1 autre) et du temps. 
Son rdle ne consiste nullernent a nier l'existence des faits vkrifiables; 
rnais il doit postuler pour tous, en tant qu'actant investi des pouvoirs 
de la narration, les lois qui perrnettent de conserver la signification de 
1'Histoire et celle du rCcit. 

En second lieu, outre ce premier r81e orgailisateur, Paul peut 
transcender sa propre individualit6 A travers le discours de 1'Histoire. 
I1 adopte la voix collective de tout un regiment et ultirnernent celle de 
tout un peuple. En sa parole, le 'je' et le 'nous' sont fondus. Cette 
collectivisation de la voix narrative est farnilikre au lecteur de 
IittCrature quCbCcoise. Hubert Aquin en avait dCfini les terrnes d b  les 
prerni6res pages de Prochain Ppisode. Dans Les Montcorbier, le rCcit 
de Paul peut A tout moment devenir mythique. I1 aime d'ailleurs 
rnystifier son auditoire qui lui obCit inconditionnellernent. "Tout 
parait t r b  simple, contC par cette voix chaleureuse, puisqu'on en vient 
a se demander si c'est vrai, s'il n'invente pas a plaisir d'irnpossibles 
exploits." (G, p. 96) En rCalitC, l'adrninistration militaire, la famille 
de Paul, sa fiancCe ne doutent jarnais de sa parole. Bien siir, les 
exploits sont irnpossibles, mais le hCros-narrateur travaille justernent, 
comrne l'auteur elle-mCrne, a raconter une Histoire qui dCpasse 



l'entendement. Au lecteur adolescent, Corriveau offre le modtle d'un 
personnage qui, par son savoir-raconter, est en mesure de maitriser le 
sens de 19Histoire et d'y tracer sa destinde. 

Paul de Montcorbier n'est pas qu'un narrateur oral. Son r6le de 
transcripteur est toujours fortement soulignC, de meme que sa superbe 
connaissance de 1'Ccriture. I1 note tout, ne se contentant pas de 
lYexposC oral: "MCcontent du ton dCcousu de ce qu'il a dit, Paul, avec 
le souci du travail bien fait, passe des nuits a classer tout cela pour 
former un expose methodique . . ." (G, p. 97). Cet expos6 mkthodique 
de l'histoire n'est Cvidemment pas le texte que nous avons devant les 
yeux, mais bien le dCroulement des CvCnements dont le hCros- 
narrateur entretient le mythe tout au cours du roman. Corriveau 
utilise abondamment ce type de transcripteur historique: militaire, 
dktective ou mCme missionnaire. Tout ces personnages rCdigent des 
rapports et interpr6tent 1'Histoire. 

La puissance du hCros, chez Monique Corriveau, dCcoule donc de sa 
ma'itrise des r6gles de la narration orale et Ccrite. Comme Matthieu au 
milieu des Seskanous, comme Paul au sortir de l'enfer des tranchees, 
comme Angus Macdonald sur la place d70dCrin, le hCros est 
raconteur. C'est en cela qu'il est primordialement patriarcal, 
intemporel, transcendant. C'est en cela qu'il est hkroi'que. L'acte de 
raconter transforme le discours historique en discours mythique. Les 
personnages raconteurs ne sont jamais aveugles, car ils Cvoquent 
lucidement la distance qui les sCpare du pass6 et de l'avenir. Leur 
narration, celle par laquelle ils prennent forme dans le rCcit, les laisse 
1Cgtrement et suffisamment en retrait d'eux-memes. Paul est souvent 
t r b  angoissC a la pensCe de ce qui arrivera A sa famille et A son pays. 
L'Histoire suppose une sorte de dkdoublement qui est un vCritable 
savoir. 

Dans un article recent, M. Baumgarten Ctablit les conditions du 
roman historique d'une maniere formelle.5 I1 dCcrit les tensions qu'il 
faut observer entre le discours historique et l'imaginaire du roman. 
Pour lui, le personnage est essentiellement partag6 entre deux espaces. 
Chez Monique Corriveau, cette tension motive grandement le heros. 
Elle est le moteur de l'action. Le heros-narrateur est tendu parce que 
son existence narrative dCpend de la concordance entre dew rCcits: ce 
recit qu'il effectue au nom de 1'Histoire et par lequel il dornine la 
narration, d'une part; et, d'autre part, cet autre rCcit rapport6 par 
l'auteur elle-meme. Ces deux fils s'entre-melent et se gCnent l'un 
l'autre, car tant le heros-narrateur que l'auteur sont omniscients dans 
cette affaire. 

En outre, le discours historique projette au sein de l a  trame 



romanesque un filet de valeurs anciennes et sores. Ici, la force du 
heros provient de son ancrage dans des valeurs de permanence. Paul 
de Montcorbier, 21 dix-huits ans, est un personnage Ctonnament 
ancien. Par son appartenance aux cultures indiennes, il remonte 
symboliquement jusqu'aux origines de la culture. On le voit tour a 
tour comme sorcier, bonze ou bouddha: "il est aussi ancien que 
l'orient" (MA, p. 306). Jeune habitant de la Nouvelle-France, 
Matthieu Rousseau, surnommk le Wapiti, a pourtant l'impression 
d'Ctre plus amkrindien que les grands chefs de la tribu seskanoue. 

Or, ce qui frappe chez les heros-narrateurs, c'est leur sens inn6 de 
l'autoritk. 11s sont absolument dominants. 11s subtilisent tout le 
pouvoir automatiquernent, se faisant obeir au simple coup d'oeil. Dtrs 
son arrivee chez les Seskanous, Matthieu obtient la confiance des 
indigtrnes: "il poss$de deja sur les anciens beaucoup d'ascendant; sa 
mine altitrre et son air de commandement leur en imposent, ainsi que 
ses connaissances d'homme blanc." (W, p. 59). 

Une telle domination ne peut &tre uniquement le produit du savoir- 
raconter. Bien entendu, Paul et Matthieu savent prendre en charge le 
discours historique; bien entendu, leur recit ramtrne le lecteur aux 
sorciers ancestraux et aux origines de la culture. Mais il y a plus. Le 
personnage de Paul en donne encore une fois un indice. A l'age de 
seize ans, nous dit l'introduction Ccrite par Corriveau, le jeune homme 
a hCritC de la gouverne de la famille Montcorbier. Pour ses frtrres et sa 
soeur, a ses propres yeux, il est un ptrre substitut. Cette paternitk, 
d'abord restreinte a son entourage immCdiat, s'itendra bientdt 5 
I'ensemble des acteurs du roman, A tel point que, dans La rnort des 
autres, les soldats du regiment surnornment Paul, "Le Patriarche". 
C'est que, heros-narrateur par excellence, Paul de Montcorbier se 
substitue a l'image du ptrre familial et du patriarche culturel. 

La substitution est capitale. Car le ptrre premier (le veritable ptrre du 
Paul) n'a pas a affirmer sa paternitk: on sait d'enblee qu'il est le pere. 
Mais, pour Paul, le statut patriarcal est constamment menace. I1 est 
pousse a ainsi attirer l'attention du lecteur et des autres actants sur 
l'importance de la substitution qui lui conf$re toute 1'autoritC. 

L'antithbe est compltrte, puisque les hCros de Corriveau sont jeunes 
et inexpCrimentCs, comme d'habitude dans ce type de recits. Cette 
tournure permet au lecteur adolescent de se projeter dans le champ de 
I'autoritC, d'une autorite originelle et nominale que lui Cchappe a coup 
sir .  Si Paul, un jeune homme de dix-huit ans, peut agir cornrne le p h e  
et ainsi le devenir, c'est donc que la paternit6 est un titre que l'on 
obtient parfois par procuration. Tout est possible. Si lYautoritC 
investie dans le ptrre est acquise, comment alors imaginer qu'on ne 



puisse pas Cventuellement l'obtenir par substitution? 

Or, de quel droit le hCros-narrateur regoit-il la paternitC? En fait, 
l'acquisition de I'autoritC passe par la connaissance et le dCsir de la 
mort. I1 n'y a pas de romans de Monique Corriveau que ne traverse 
cette idCe. La mort est dkterminante tant dans les rCcits historiques que 
policiers. Par essence, le discours historique vChiculC par le hhos- 
narrateur, raconte comment il est possible d'Cchapper a la disparition: 
disparition individuelle et collective. La mort du hCros-narrateur 
Cquivaudrait, en fait, a l'extinction de toute une sociCtC, comme ce 
serait le cas des Seskanous sans la mediation de Matthieu. 

C'est pourquoi la guerre, productrice de morts, autorise une 
rkorganisation globale de l'espace, du temps et des relations sociales. 
I1 n'est pas Ctonnant que Paul de Montcorbier soit chargC du travail 
d'aprb-guerre. Au sortir des combats, curieusement, le plus grand 
dCsordre regne dans l'organisation socio-politique. L'imminence de la 
mort appelait une exageration de l'autoritC. Au contraire, une fois la 
guerre terminCe, le reliichement s'installe et les actants ne savent plus a 
quel modele s'identifier. TraversC par la mort collective, le discours 
historique confere a chacun un r81e indubitable. Devant une telle 
menace, le heros est pere substitut et narrateur: il n'y a en cela aucune 
espece de contradiction. 

Paul de Montcorbier sait que sa fin est proche. "I1 parle de 
banalitCs comme s'il s'agissait de vie ou de mort." (MA, p. 33) I1 a la 
lucidit6 d'un nouveau Caligula. "I1 cherche la mort (. . .) une telle 
amertume ne se rCsoudra que dans la mort." (MA, p. 45) Paul 
s'applique a imiter "les anciens ducs hCroiques et violents" (MA, p. 
57): il rCprime tout sentiment et joue le jeu implacable de la mort. 
Curieusement, ce "meurtre collectif et incessant" (MA, p. 246) fait 
exisier Paui au pian de ia narration. Z'esi ainsi qu'ii se rnei i raconier, 
afin de contrer le dCsir de la mort. Au moment de l'armistice tant 
souhaitie, il hCsite a se joindre a la joie gCnCrale: "I1 ne voulait pas 
participer A cette fMe des vivants alors que tant de morts restaient 
muets. Pour lui, au coeur de toute joie, subsiste une tristesse 
insondable." (MA, p. 246). MEme hksitation au retour inattendu de 
son frere Louis qu90n avait cru mort au combat. Paul ne peut 
s'empecher de penser a la mort de I'autre et d'y renvoyer le lecteur. 
"Surtout, il voit encore devant lui, le visage sanglant du jeune pilote 
allemand qui, lui, ne rentrera jamais chez son pere." (MA, p. 257) On 
seut jusqu'a quel point cette disparition, vCcue dans l'autre, est pour 
lui un incomparable repere narratif, sans lequel nu1 actant ne peut Etre 
dCfini dans I'Histoire et dans le rCcit mEme. 

Dans la mEme maniere, le menagant Chonan du Wapitiest un actant 



essentiel a la bonne marche du rCcit, car il force Matthieu a jouer 
toutes les cartes de son hCrolcitC. L'antagonisme ne peut d'ailleurs se 
rksoudre que dans le fameux duel entre Chonan et Matthieu, duel dont 
l'issue mettra fin a la narration proprement dite. 

La mort place le rCcit et les personnages qui y habitent devant les 
choix inkluctables. Chez Monique Corriveau, la narration est fragile et 
toujours en voie de disparition. Chaque fois qu'il prend la parole, le 
heros-narrateur inscrit sa victoire sur la menace qui aurait pu et 
pourrait le faire taire comme narrateur. I1 suffit simplement de 
raconter 1'Histoire de sorte que ce discours soit le signe evident de la 
vie. 

Comment alors sYCtonner du contexte colonial dans les romans 
historiques de Corriveau? Car la colonie n'est-elle pas justement le 
lieu privilCgi0, ou doit se manifester la substitution et ou toute une 
sociCtC est en menace constante de disparaitre? Bien sQr, Corriveau 
evite la confrontation avec le Quebec contemporain et prCf2re se 
rCfugier dans l'exotisme d'un pays europeen imaginaire. Mais 
l'introduction A la sCrie inachevCe des Montcorbier nous Cclaire: "Au 
cours d'une expedition clandestine A Kadarsi, ville situee au coeur du 
pays des ennemis Gulloks, Paul assiste a la mort de trois Sarhes que 
Gull a fait enfermer dans des cages. A la suite de cette experience 
traumatisante, Paul voue sa vie a la liberte politique du Gotal." (G, 
P. 8). 

Or, cet engagement politique laisse Paul divisC en lui-mCme. Paul de 
Montcorbier n'est-il pas aussi un aristocrate de la vieille Ccole et un 
Sar2ne metropolitain assimile au mode de vie de lYEurope? Comment 
peut-il vraiment defendre les intCrCts de la colonie gotalie? En fait, 
chez Monique Corriveau, les personnages sont fondamentalement 
C-,-- 11crppi.s cie duplicitk, un peu cornrne ie ceiCire agent double des 
romans d'Hubert Aquin. Cette duplicite avantage d'abord le heros qui 
agit sur tous les fronts a la fois. Romans historiques et aventures 
polici2res se rejoignent. Capable de jouer les deux riiles, capable a la 
fois de domination et de soumission, capable d'Ctre soi-mCme et 
I'ennemi, le heros - detective et narrateur - parvient A fracasser les 
plans des uns contre ceux des autres. I1 peut tout. I1 sait tout. Au fond, 
ce qui le menace, c'est l'annulation soudaine des forces 
contradictoires en lui, le laissant tout a coup sans identit6 et sans 
pertinence narrative. D'ailleurs le savoir-raconter procttde avant tout 
de la presence de motivations contradictoires. P6re et fils, narrateur et 
actant, ami et ennemi, authentique et faux, le hCros est ainsi par sa 
duplicitC poussC A la parole. 

Voyons quelques exemples. Dans Max et dans les premiers romans 



mettant en sdne les enfants Delaume, les jeunes heros adoptent des 
rdles antithetiques et parviennent ainsi a transpercer les couches 
sociales et les groupes d'individus. I1 est souvent impossible de 
determiner les allkgeances. Qui est le heros? A quel groupe d'actants 
appartient-il/elle? Les interrogatives sont extrement frkquentes dans 
ces romans et soulignent sans doute la question d'identitk et toutes les 
questions irrksolues qui en dkcoulent. L'antithbse elle-meme est-elle 
insoluble, cette fois? Comment le heros pourra-t-il &tre lui-m&me? 
Dans Le maitre de Messire, la force de Martin reside dans son habilete 
a jouer parfaitement le rdle de domestique, en dkpit de sa grande 
culture et de ses origines bourgeoises. 

Malgre tout, dans ces rCcits, la duplicitk finit par se resoudre. Le 
heros est en mesure de transformer un Ctat artificiel en un Ctat 
essentiel. De la m&me f a ~ o n  que Paul de Montcorbier se substitue au 
p&e, le heros des oeuvres policihes est proteen et il peut toujours se 
substituer a lui-mCme: devenir l'autre et pourtant rester absolument 
authentique. Dans tous les cas, la demarche narrative consiste A partir 
a la recherche de l'identitk de l'autre (l'ennemi) et de soi. L'accQ CI 
cette dCcouverte passe curieusement par le deguisement. 

Le jeune Ccrivain du Tkmoin semble faire lYexpCrience d'un 
semblable dkchirement. Ici, c'est tout le projet d'dcriture qui est 
Cvoquee. Le dedoublement engendre le narrateur. "Je cours; je ne suis 
plus qu'un souffle bruyant, comme Ctranger a moi-mCme." (T, p. 23) 
Le roman se termine, on le sait, sur un geste de fusion avec le monde et 
sur un Clan de possession. La main du narrateur, "soudure Clectrique 
d'atomes", s'ouvre sur la "dimension sCculaireH de la terre (T, p. 40). 
Le heros de ce rCcit s'abandonne alors a la nostalgie de 1'unitC 
originelle. 

Les romans historiques ne dbrogent pas 3 !a r&le dl! dCdnublement. 
Au contraire. Puisque le discours historique est un rCcit dans le recit, 
puisque le hkros est le narrateur de sa propre institution dans 
l'Histoire, il est evident que seul le double peut cumuler les tiiches. La 
narration faite par le heros donne existence aux CvCnements 
historiques: c'est elle qui permet de poser 1'CvCnernent comme 
prCcCdant la narration. Dans ce dtplacement qui va du discours 
historique au discours romanesque, c'est ce dernier qui justifie tout. 
Et non l'inverse. Le dCdoublement des personnages dans les romans 
historiques de Corriveau les rend 21 la fois presents CI l'origine de 
1'Histoire (a titre de p&re ou de mkdiateur) et a sa toute fin dans le 
contemporain de la lecture. C'est ainsi qu'anciens et modernes se 
confondent et que heros et narrateur ne font plus qu'un seul. 

En fait, le dtdoublement des personnages dans les romans 



historiques renforcent l'appel de l'origine. Monique Corriveau se 
laisse fasciner par les cultures anciennes, en particulier celles de 
1'Orient. I1 n'y pas la qu'un exotisme gratuit. Le heros se demande 
comment tout cela a commencC, comment donc la substitution 
historique s'est faite et comment s'est imposCe la nCcessitC du 
dkguisement. Dans Le Wapiti, on voit clairement que la perte 
d'identite chez Matthieu est le resultat d'une faute originelle. AccusC 
d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Matthieu ne peut plus Cvoluer 
dans sa propre culture. I1 est ainsi poussC A tenter de rCsoudre 
l'injustice. 

Or, c'est prCcisCment le discours historique qui doit fournir la clef 
du commencement. "L'enfant recoit l'iime du pays o i ~  il nait", 
s'exclame Paul dans La mort des autres (p. 16). Paul de Montcorbier 
est un affabulation qui dCcoule des absurditCs du regime colonial dans 
lequel il a vCcu. "Paul se plaisait a dire que lui, il Ctait nk au MahCdan 
et qu'il appartenait aux deux mondes a la fois." (MA, pp. 103-104) 
C'est parce qu'il est a la fois Sar6ne et Goiali que Paul est double. I1 
est a la fois p6re et fils au niveau de sa culture mCme. 

Mais la duplicitC est aussi une faiblesse. Le pouvoir ainsi engendrt 
est illusoire. Bien siir, le rCcit rCconcilie provisoirement les antithkes. 
Les mechants ne sont-ils pas toujours dCvoilCs et remis entre les mains 
de la justice? Mais cette rCconciliation n'est gu6re suffisante, 
puisqu'elle est toujours a recommencer. Une fois la division 
rCinstallCe, le personnage apparait faible, indCcis, rCprimC, incapable 
d'exprimer sa personnalite et surtout son r61e dans les conflits. 

Dans la sCrie des Montcorbier, le lecteur rCagira probablement avec 
frustration au personnage de Paul, a son extrCme froideur, a son dCsir 
d'autoritk et de domination, et en mCme temps a sa mi6vrerie et ses 
gaiicheries seiiiiiiieiiiales. 8 n  s'aper~oii donc que le discours 
historique est un mod&le irrCsolu et plut6t frustrant. I1 ne se fond pas 
parfaitement dans le romanesque. I1 est impossible d'adhCrer 
compl6tement a ce corpus homog&ne. Le roman, ouvert sur deux 
rCcits concurrentiels, ne peut que laisser le heros sur sa faim. Par 
exemple, le rejet de la guerre chez Paul de Montcorbier ne convainc 
personne. " Je tue mieux que les autres. Vous le voyez, il m'ont donne 
ces mkdailles pour cela." (MA, p. 40) Mais ce sentiment ne 1'empCche 
pas de rCdiger des manuels d'art militaire A l'intention de la garnison 
et de s'intCresser au fonctionnement des mitraillettes. 

En somme, il n'y a pas de resolution. Le hCros, devenu narrateur, 
dCpend pourtant d'un discours historique qui le prCc6de. C'est 
1'Histoire qui permet a Paul et Matthieu de s'instituer dans le courant 
de la narration. C'est ce role qui les lie a l'origine. C'est pourquoi ils 



sont si anciens, si theitraux, si enracinCs dans la primitivitk. 11s sont en 
quelque sorte des hommes premiers: de par leur pouvoir de raconter, 
on leur doit un respect religieux. 

Les romans de Monique Corriveau enseignent A l'adolescent 
(malheureusement male, la plupart du temps) I'importance de la 
parole narrative. I1 faut a tout prix savoir raconter dans ce monde ou 
toute action muette a besoin de publicitk. Sans rkcit, l'objet de 
1'Histoire n'existe pas. On ne peut pas rendre compte de son existence. 

Or, I'instauration du rkcit se fait au prix de la duplicitk. Pour 
raconter, il faut Ctre double, mentir. Histoire et roman forment entre 
eux un espace euphorique parce que tout y est possible par 
substitution. Attentif aux rt-gles du rCcit et aux actions du hkros- 
narrateur, l'adolescent comprend que le monde peut Ctre changC et 
que la parole a tout pouvoir en ce domaine. Etre hdroi'que, c'est avant 
tout agir sur les CvCnements par l'utilisation astucieuse du langage. Ce 
que le lecteur apprend, en fin de compte, au-del8 du fil parfois 
imparfait des intrigues, c'est tout le travail crCateur de lYCcrivain et 
I'illusion de puissance qui en derive. 
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