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cinémathèque. En dehors du centre de formation de la Téléüsion
nationale, il existe actuellement deux centres de formation aux métiers
d1 cinéma. Le premier qui dépend de la Formation professionnelle et

:.rI::. Ouled lry"t, forme des techniciens de l,audiovisuel. euant à
I'ISMAS"' qui est devenu un Institut supérieur, il est l,héritier du
centre d'art dramatique de Bordj el Kifan et dispense un enseignement
académique à des candidats-artistes. cet Institut avait été conçu pour
former des professionnels du cinéma, mais a été hansformé en centre
universitaire, ce qui l,éloigne de sa mission initiale.

Il est difficile d'envisager une réinsertion de la ciaephilie au sein
du public algérien sans le recours massif à un enseign"*àt du cinérra
dès les jeunes classes. Apprendre aux enfants à reg-arder un film dans
une salle pourrait conduire, à terme à un changemént d,attitude vis-à-vis des salles et de l'usage des DVD. Devant la carence de la
formation de base, l'université algérienne a une responsabilité dans
l'enseignement de l'audiovisuel et du cinéma. Il est regrettable
qu'aucun Institut d'excellence n'existe en la matière et que les facultesqui dispensent des modules d'audiovisuel, ,"rtàt krganent
cantonnées à la seule télévision, comme modère dominant.

Autre souci majeur: Ies négatifs des films argériens sont pour
l'heure dispersés dans des raboratoires étrangers eî le coût de leur
stockage est considérable. Les sfudios n'existent pas non plus et
certains cinéastes vont dans les pays voisins toumer ieurs intérieurs àdes coûts exorbitants. on s'égare dans des modèles industriels
surannés alors que la solution est simple.a2 Elle réside en un mot: la
volo:rté politique de développer le cinéma avec moins d,intervention
de l'Etat et plus de soutien aux jeunes entrqrreneurs qui sauront alors
houver les solutions compatibles avec les règles du marché ainsi
qu'avec les normes technologiques modernes quI oftent des solutions
plus légères et moins coûteuses. c'est à ce prii que le cinéma algérien
rehouvera une légitimité acquise de haute lutte et sera en mesure de
regarder son passé avec sérénité.

AhmedBedjaoui
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depuis dèux ans pour produire des.fiF ' des séries et des émissions

consacrées à sa visiài â" ini.toir" a. fu âe"âo"i.utio" de l'Algérieao'

nosinstitutionsont-attenoufin,2}llpoursemetffeautavail.Des
centaines de textes attenaettt d'êre lus pq les Ministères des

ni"Ji"t iai"., de la Cult're ou encore p-T 
Ja 

iélévision' Il 
_est 

clair que

dans ce climat A;imprwisation et.ï'absenc" p1î-ry"- totale de

concertation (voire ;â;" d'arbitrage)' on ne Pryt ti* attehdre de

durable ou de vataUle de ce rendez-voü manquè. Il l* reste juste à

ü;;;; à", q*rq*, ntnl, sorriront du lot et viendront apporter un

regard neuf sur Ia lutte de notre peuple pour I'indépendance' On

esoàe à cet égard, beaucoup des 
-piochàins 

films de Mohamed

LJüà* nïi#d; ;*;i" des dmbres), d'Ahmed Rachedi (les

sept murailles Oe- fa Ëitua"U"1 ou d'Amor Hakl(ar (Les Ouled

Amokrane).

Plusgénéralement,letraitementdenotrehistoirecontemporaine
nécessite o"" opp*tt'" i""*o"p plus rigoureuse' D'abord en terrnes

d,écriture de ,"eiirior,-;;-."it'9*j 
-h réunion des conditioos

industrielles et inË;üuct*;il"t indispensabl"t !:I-^affronter 
la

production de firmfî gttt-Ùtag"t' "oÀ*" :"':-q:l-tit présentes

actuellement. C.;;; continuËr â u p"or"r » un cinéma, privé de

son public ?

Certes, le bitan de la production semble à praniàe vue

satisfaisant en ter#ËaJ[""iita y"is n'est-ce pi: 1-t:e{'91che fa

forêt ? on peut, ü;;ü; reaffirmer que contrairem€rlt à I'EgSpte

ou le Maroc qui ont un cinéma ,*' er*ds talents, l,Algérie dispose

de créateurs ttèt #;ô;;it ; F;èit" Pas 
un cinéma conforme artx

exigences "o*"riîuiÉr 
.t-ioa"ittielles. ïe point noir reste [e réseau

des salles et les î"ËJr"t ;;q"t*; eui fnqQctrent 
de réhabiliter

environ 150 sallès potentielemgnt rËcupgruUlq' mais aussi de

permettre 1p* o"l--'"sures fiscal"s incitutires) .la construction de

multiplex plus ui;;;;î;,t""t" du public urbain actuel. Plusieurs

tentatives O" 
"orr.üii'" 

ou de géryt * Multiplex déjà édifié' se sont

heurtées depuis 
'î;.- -*S 

à- des 1om-p[ôations bureaucratiques

castratrices. une cinématogrupt-ri" nationalè courmence au guichet de

la salle de cinémal^"ü"i"eî" a"*uitâtre frnancé par le cinéma et les

aides doivent aller aux producteurs-tti'9"t ?L.1i:1 d" tenter de

contribuer a r""orîtiti":irrî-oaaf" deiinéma d'Etat qui a largement

échoué.

Lafermehrredessallesacertainementfaitreculerlaculture
cinéphilique "o 

HîJti", 'i oo la compare avec l'âge d'or de la
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au Président Boumédiène l'idée de réaliser une série de portraits sur
tous les << héros » de ra Révorution qui étaient encore jeunes à
l'époque' Le cinéaste ajoute que Boumédiène a refusé net, ne vourant
pas instaurer une galerie de figures légendaires qui auraient pu devenir
des candidats potentiels et concurrents à son pouvoir personnel. Il est
dommage que le projet ait été bloqué pour des ,uiro* purement
politiciennes, cal'des docurtrentaires avec des entretiens de Boussouf,
souat el Arab, Ben Tobbar et bien d'autres auraient constitué
aujourd'hui des a'chives des sources inestirnables pour les chercheurs
et les historiens dans l,écriture de l,Histoire.

Mais là, il s'agit de fiction, ce qui est très different. Je pense que
dans la fiction, ir convient avant tout de conserver ra fibre magique du
souvenir et de l'impression sur ces hauts faits réalisés par un peuple
entier. ce désir de sauvegarde doit à mon sens s,élancer du réerdocumenté pour traiter laction sans être contraint de respecter
scrupuleusement la vérité historique. Ma conviction profonde est quel'Histoire appartient aux historiens et que ce n,est pas te rôte des
cinéastes (pas encore en tout cas) de frxer l'Histoire sllr un écran.selon moi, Ie rôte d'un cinéaste est de raconter Pesprit de ra
révolution, plutôt que de déterminer la stricte véracitédes faits.

Lorsque les historiens et res chercheurs auront fini d,exprorer seron
des rnéthodes rigoureuses res documents et res térnoignages relatifs àla guerre de libération, les cinéastes, res écrivains ou reJ hommes dethéâtre pourront arors illustrer dans leurs æuvres la vie des grands
leaders de la guerre de ribération. En attendant, je préfere pour ma partgarder le souvenir d'un peupre argérien uni et entièrement engagé danscette lutte grandiose c_ontre I'ocàupant spoliateur de ses terres et cleson ide,tité. Les uns, faisaient partie de l-,érite inteilectueile. D,autresétaient ouvriers ou paysans. Tous ont fait reur devoir, Ià où rarévolution avait besoin d'eux : certains sont devenus des chefs,d'autres de simpres Moussabir, Fidai ou Moudjahid. Leur mérite estégal au regard des sacrifices qu'ils ont consenii pou, libérer Ie paysd'une domination que beaucoup croyaient éternelle.
En guise de bilan :

L'Algérie commémore en 20r2, re cinquantième anniversaire deI'indépendance recouvrée. Arors qu. ru i"rti. rr"üaJse s,atàire
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d,un humanisme qui renoue avec l,âge de l,innocence de l'être dans

son environnement. Guy Austin écrit que << La 
^Maison 

Jaune

cristallise l,espoir que te cinéma algérien continuera à fournir une voix

et une écoute depuis le c«rur du traumatisme »> historique'38

Mais la réussite la plus frappante est à mettre au compte du

comédien et réalisateur iyès salem qui en 2008 a livré sans doute la

pi"t i.ff. cornédie algérienne depuis Omar Gatlato' Sous ses

'upput""""t de divertissement populaire' « Mascarades » est une

,en"*io" profonde sur la ro"iétè algérienne post-islamiste dans

laquelle les jeunes d'aujourcl'hui se reconnaissent totalement' Réussite

anistiqueetcommerci-ale,<.Mascarades»datedéjàdequatreans
alors même que Ie cinéma algérien a un besoin vital du talent de Lyès

Salem. ,,nn équitibi. purfuî entre la satire sociale et la poésie

onirique, Mascarades a Ie punch, le culot' I'humour' le lyrisme d'un

film de Kusturica"3e .

Après un long silence, des films consacrés à la guerre de libération

sont récemment réappu'o' 'u' 
nos écrans' C'est ainsi que Ahmed

Rachedi a réalisé 
"n- 

àoog une évocarion de ra personnalité d'un des

chefshistoriquesdelaRévolution<<BenBoulaid>>,renouantainsi
aves ses films à caractère historique. par la suite, la tentation fut forte

desacraliserlesleadersd'unerévolutionquiresterafortement
marquéeparSoncaractèrepopulaire,etnon«zaimiste>>.Desprojets
consacrésàLarbiBenM,hidi,KrirnBelkacernouencoreleColonel
Lottisontengestation,tandisqueSaidOuldKhelifaachèveunfilm
de fiction ambitieux racontant l'histoire poignante du premier jeune

Algérien condamné à nrort et guillotiné par l'armada coloniale,

Alrmed Zabana. En l'occurrence' Zabana a été un symbole du

combattant lambda sans jamais avoir été un leader'

Al,aubedelacommémorationparlecinémaducinquantenairede
l,indépendance,unequestionrevientSouventpourtouslesporteursde
projets destinés à être soutenus par les Ministères des Moudjahidine et

celuidelaCultureest:faut-ilounonrecentrerl,évocationdela
guelÏedelibérationpourfairedesbio.filmssurlesleadersdela
résistanceur.e.,-q"'ilssoientpolitiques'chefsoumilitaires?Dans
un entretien que i'ui "" 

avec lui, Mohamed Lakhdar Hamina me disait

qu,à1,époqueoùildirigeaitlesActualitésAlgériennes,iIavaitsoumis
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l'agonie (l'exploitatign des salles). Le cinéma algérien survit plusqu'il n'existe. La créativité et le talent des cinéastËs, ont fait que laplupart de ces films sont d'un niveau très acceptable. La réussite de
ces actes isolés a pu faire croire à l'existen"" à,r, cinéma algérien
pérenne.

Un soufïle nouveau ?

Depuis l'Année de PAlgérie en France, le cinéma argérien vit augré des événements culturels plutôt que des commémoraàons puisquele cinquantenaire du décrencÈ"rr*i de la révolution n,a pas donnélieu à une produgtion spécifïque significative. En revanche, res
subventions accordées en 2002/zool f,our l,annee àe-l,Algéri", 

"n2007 pour Alger, capitale curturelle arabe et plus réceÀent, Tlemcen
capitale cultwelle islamique, ont permis la production cumulée de prèsde 80 films de longs méhage et prus âe 100 courts métrage encomptant le bon et le moins bon. plus de ra moitig des fitms prid,rit,
1u 

coys de cette péri9d9 n'ont pas connu de sortie en salles. Ën dépitde cela, la qualité a été au r"rrd"r-rnors pour une minoritô de filmsproduits pendant cette décennie. Autre nouveauté, dans une rogique decoproduction fortement marquée par des initiatives du marchéfrançais, les cinéastes argériens vivàt en Europe sont revenus enmasse vers des thèmes proches de reur culture d,origine. on peutpenser que l'onde de choc provoquée par la « décenie noire »» surI'inconscient collectif des atgeriens des deux rives, ,oniugue" avec ledouloureux probrèye de l'iâentité, a poussé nombre de cinéastesimmigrés ou de Ia deuxième genération à s'expri-", po* 
"*orciser 

remal. cinéaste écorché, Mehdi charef est revenu dans son pays natalen2oo7 pour y réaliser le très beau cartouches Gauroisesdans requeril raconte à travers son regard d'enfant de l r ans, les derniers mois dela guerre de libération.

Le fait important réside dans re fait que grâce à ces aides publiques,l-l cgéma algérien a révélé de réers et sorides talents au cours de cesdix derniàes années. Jlai_p-our ma part, été particulierement frappé parle talent entre autres de Nadir rraôr.nr"te'f;aï;;î, o" AmorHakkar réalisateur en zo07 de « [.a Maison Jiune »» puis de« Quelques jours de répit » présenté en compétition dans le cadre dufestival de sundance dirigé par Robert Redfôrd. Hakkar a apporté aucinéma algérien un rythme très spécial à la narrati";;L;q"e en prus
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beaucoupdesallessontdevenuesinsalubresetontfermépar
centaines.

Lestroisorganismespotentiellementproductifs(CAAIC,
ANAFto "i 

eNreS ont donc été dissous en 1997 pour des raisons

;1";;" moins valiles selon les cas' Les équipements ?t-le 
matériel

ont été confiés aux Domaines et le sort du cinéma au üde- Rien n'a

été prévu en l,occurrence pour les droits liés aux films nationaux' Les

Doàaines se déclarant incàmpétents pour traiter de questions de droits

,rtirtiqo"r, et le Ministère de la Culture impuissant à assumer ses

[.p""i"Uifités en la matière, il est bien diffrcile, devant la démission

de la puissance publique, de désigner qui est le plus à incriminer:

celui qui vend ou celui qui achète'

Après cette mise à mort programmée' le cinéma a traversé'

coülme tous les autres secteurs économiques, des années sombres'

L,Histoire o proo.,nJ que I'art et la culture, ont à nouveau joué un rôle

i* 
"egrig"out" 

a*. la résistance que les Algériens ont opposé à

l'extrémismeintégriste.Ilestdommagequelecinémasesoitvu
lntravé et empêchË de contribuer pleinement à cette lutte humaniste'

Malgrélesdifficultés,lesexemplesd'engagementneTanquentpas.n
suffrt de penser au très beau film de Mina chouikh, r« Rachida », pour

mesurer le courage des cinéastes au cours de la décennie noire' selon

Benjamin Stora, << I'absence d'images au cours des dix dernières

u*Ë". (de terrorisme) a contribué ù déréaliser l'Algérie. Dans ce

contexte, des films recents tels que Rachida et Al-Manara'u, p*""
q";ir, pio"èdent à lareprésentatio,n des atrocités des années 90, sont

cruciales. Le pays "l.q"Jf"*"esie 
cinématographique' »37

Avecunoudeuxfilmsparan,produitsetréalisésleplussouventdans
des conditions très-difhciler,le cinéma algérien a goltinué à faire

illusion,m"is"ussiàrésisteràlavolontéaffichéedeleliquider.A
I'orée du nouveau millénaire, et avec la paix reveoue jusqu'à un-

certain point, r,"rfoir-iÀoit. Les cinéastes s;organisent 9n sociétés de

productionettententdetrouverdesfinancementsquelemarchédu
film ne génère plus du tout' Il ne reste plus q-u: le financement des

fonds d,aide et celiri fi"s episodique de la télévisioq pour maintenir la

production sous p"tfutiot', perrdant que les autres secteurs

cinématographiques sont morts- (la distribution et I'industrie) ou à
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comme omar Gatlato plongeaient à partir du m-ilieu des années 70,
d'une rnanière irrésistible et bientôt irrépressible.33

Pris dans le totrrbillon dtr rêve d'nne société idéale, le film algérien
s'est très vite enfermé dans une vision unanimiste qui n,a laisù que
peu de chance aux jeunes laissés-pour-compte de s'identifier à ce
qu'on appelait les idéaux de novembre. on p"ut ," demander si la
façon dont la guerre de libération a été globalement abordée après
19.62 n'a pas en partie contribué à fabriquei une image déformante et
aliénante du FLN, comme instrument et comme symbole de ce
formidable mouvement qui a secoué ra société algdrienne, et qui
devait, initialernent, mener à une rnutation profond-e des structures
mentales et sociales.

Au cours des années 80 et 90, peu de films ont traité de la guerre de
libération. on peut cependant citer « La légende des sept donnants »»

dans lequel Mohamed chouikh met en scèné un ancien àoudjahid qui
reprend les annes,-convaincu que des apparatchiks avaient spolié les
fruits de I'indépendance.

Il n'est pas étonnant de relever le silence dans requel, mis à part
« Automne » de Malik Lakhdar Hamina, le cinéma algerien a plongé
depuis les émeutes d'octobre l9gg. pris dans les maillei de son propre
échec. ce cinéma s'est paralysé, comme s'il était incapable de se
reconvertir et de regarder la nouvelle société. Signe des temps, les
salles de cinérna ont périclité pour se transfonner souvent en salles
vidéo ; comme si le public, jetrne dans son écrasante majorité, voulait
tourner définitivement Ie dos à I'aventure cinématogrâphique pour
punir ceux qui l'en ont détourné.

.. Ainsi donc, la guerre d'Argérie aura été victime d'un cinéma, quid'u, côté de la Méditerranée, I'a accablé de non-dits en évacuant de
I'inconscient collectif les conflits internes de la confrontation avecl'ennemi ; et de I'autre, par un silence pesant et inextricable.

Le cinéma résiste à la dégradation

Malgré la nationalisation des salles et de la distribution, le cinéma
a vécu jusqu'au début des années g0 sur les recettes de distribution et
d'exploitation prélevées sur les tickets d'entrée. Faute d,entretien,
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champ de réflexion d'Assia Djebar mais conféré à son écriture une

dimension nouvelle. Dans ce demier récit, le point de vue

constamment visuel ressemble à une mise en scène de I'histoire depuis

le débarquement français à Sidi Ferruch jusqu'à la guerre de libération'

Films de guerre ou.§rrr la guerre ?

Dans son film-culte « Chronique des années de braise »», Mohamed

Lakhdar Hamina introcluit le thèrne du conflit entre la voie

électoraliste et !a solution insurrectionnelle. Le débat politique

intervient dans la quatrième partie intitulée L'Année de la charge.

Nous sommes en lg47 et la controverse entre les tenants de

l'électoralisme et ceux de la lutte armée est située du point de

I'Histoire colnme du point de vue de la fiction, avec précision et

efficacité. Les élections dans le film sont un leurre ; partisans et

adversaires des urnes seront pareillement massacrés dans une

séquence quasiment orririque- La fiction prend alors le relais de

I'Histoire et semble I'expliquer mieux que ne le ferait le réel' Quelques

années plus tard, au cours des premiers jours de novembre 1954, on

retrouve les représentants des deux camps au maquis' unis sous la

direction du Front de libération nationale'

sur cette période relativement tàste, on peut conclure que le cinéma

algérien s'eit trop ou pas assez nourïi de films sur la guerre de

libération. Trop, parce que des heures de gloriole gratuite ont occulté

quelques minries arrachées de-ci de-là à un unanimisme de façade qui

cacnâit mal les fêlures profondes du rêve. Pas assez, parce que rares

sontlesfilmsoulesfurtifspassagesquiontréellementtentéde
montrer cette guerre à hauteur à'homrr". Il est significatif que peu de

f,rhns aient tenté d'expliquer pourquoi ces <rhéros» jetés de plain-pied

dans la bataille en etàient arrivés à se révolter, à se revendiquer dans

undétenninismeautrequeceluiquileurétaitimposé.Lesséquences
foigt u"*t et maladroites de << Noua >>, celles de << Hassan Terro >»

irag"i-comiques, les images oubliées de Moussa Haddad dans << Les

enfants de nov"mbre i et « Libération » restent dans le lot,

insuffisantes pour un cinéma qui a voulu tout le monde beau et gentil'

iout un peuple derrière I'action comme seule expression d'un désir de

dire...Lecinémaalgérienafaittropdefilmsdeguerreetpasassezde
films sur la guerre àe libération. Ce faisant, il a peut-être et contre sa

volonté, contribué à accentuer I'aliénation dans laquelle les jeunes
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propose, qul a
honorable ».

dérartgé les tenants d'une « guerre coloniale

D'autres films traitent de I'Histoire avec des documents d'archives.
D'abord, << L'Aube des Damnés >> d'Ahmed Rachedi qui aborde en
1966, les luttes de libération en Afrique et en Asie. << Morte la longue
nuit », réalisé en 1979 par Mohamed slim Riad et Ghaouti
Bendeddouche reprend la même démarche en l'élargissant au:r peuples
du tiers-monde. Entre-temps, Farouk Beloufa a signé une histoire de la
guerre de la libération en 1973. c'est toutefois à la RTA que le
traitement des archives s'est fait le plus fréquent. peut-être parce que
I'effet d'immédiateté s'accommode davantage de la télevision que du
cinéma qui reste enclin à la fiction dans son acceptation première. De
1962 au milieu des années 80, la télévision algérienne n'a cessé
d'ouwir ses portes à la jeune uéation, tandis çe le cinéma se
réduisait, malgré d'indéniables succès internationaux dus en

'particulier au savoir-faire reconnu de Laldrdar Hamin4 à quelques
réalisateurs autoproclamés, plus ou moins talenfueux.

Il serait intéressant à cet égard, de revisiter la production filmique
algérienne au prisme de la valeur créative qu'on retrouve plus souvent
à la télévision qu'au cinéma. on peut citer d'autres chèfs-d,æuwe,
outre celui de Azzeddine Meddour cité plus haut, comme le premier
film d'Assia Djebar (et premier long-métrage d'une Algériennè), <.. La
Nouba des Femmes du Mont chenoua». ce dernier film avait reçu en
l98l le prix de la critique au festival de venise. L'auteure y racontait
dans un style situé entre l'onirisme et l'évocation historique, le lien
des femmes de la région du chenoua avec leur Révolution. << Je me
suis proposé de faire de ma caméra l'æil de la femme voiléeÿ2

Dans la foulée, Assia Djebar réalisait son deuxième long-métrage
pour la Télévision avec « ra zerda ou Les chants de I'oubli ,. i"
zerda est, bien sûr, le contrepoint musical de la Nouba ; quant à
I'oubli, il conceme les années 30: Lrauteur a choisi des archives
relatives aux réjouissances coloniales dans le Maghreb à cette époque
pour relancer I'idée que I'histoire et la fiction s'enchevêhent lè pius
souvent dans des rapports complexes.

A lire L'Amour, la Fantasiapuis oran, Langue morte, on mesure à
quel point la pratique cinématographique a non seulement élargi le
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revient souvent.

<<Noua >> a été Éalisé avec les habitants d'un douar' sans acteurs

).ïi"*i"*"it "t 
avec un budget insipifi*': Mg,:^:ÎlT <<Noua »>

"#"i::ï; i;;h q; 
" 
r"ïiÀ Jxpliqué pourquoi les Algériens

(surtout dans le monde ;"î ;;i t"pet"otuit alors 85% de la

$;ffi;Ë'o,-aenipas d'autre ôhoi* q"" de brandir lcs.armes pour

i:J#;#;" ,o,i"rË*" rorlï"r. Il cânvient également de signaler

derx filrns réalisés à 
""o" 

Jpoq"t pour la télévision nationale par

Moussa Haddad (assistânt dË dilto' pontecorvo pour « La Bataille

d'Algor>Ù: «lÊs Enfaûts- i" No'"-ut" " qui re;te sans doute le

meilleur film de fiction sur r" it'im" a" t'""fante et la guerre' et « Près

Ju peuplier » sur le monde rural'

Avec le développement, puis I'effritement d3' rêv3' le thème de la

Hirlâ,à*qii;îiiiïi:J*ii",kirx#':H,ffi

s"îËïx,riïfftrî:'.##t;;frËf !i::iîL#::r'-1,î.:iil#;;d;;;;Ë'-*:-:=;1,m"*,:*"'::":fÏi.tÏl'lX;
:fJJ;i'î*:#:::":ii,:ff ,iti"iàïi-"i""a*intéri'eurmêmedu
couloir des condamnés a In"", À"it ir 

"st 
toujours 1i: :u,:".y"" 

d"

i#;i;;ili"i révolutionnaire et de I'authenticité histonque'

11 existe' bien sûr, une autre forme de reflexion et d'exploration

ht#;üî-t;;iË;ir,g_S.,:ij:m$f"'ln,",iJ,ü,f#Ë

i#'rîi*:Hs#iffiÏa:::'yJ{;''j"t;m"î*
iffi:fr ,Hi"ffi ïH:rl*.T'ïa1q:d:fË'ËTJ;-l::i:
;l,association d idées queffii, 

*"îiiàai"oir"s, 
a1e_ pouvoir de

ni*inilH"#*:,:,Aîl.m"*-,îm*':,r"'ffi i,;
x#Eili*=*ix=iiË*npst*-*str*

32



Bouamari.

DIRASSAT Etude Humaines et Sociales no20

Plus les cinéastes de cette période s,efforçaient de coller au réel,plus ils en offiaient .m" 
"*i"ut* parfois srorrièr", contredite partous ceux qui lui opposaient leur propre vécu des événements,I'expérience de chacun rn*i*t r.ion tÀ, sensibilitJs.ià nr,, argérienprétendait épouser le réel et en faire jrilri.h fi;;;poî uiori dire. Enfait le film de fiction pur est paradoxarem.o, ,.r"orî u*c « Tahia yaDidou » de Mohamed,iinetaont te but initial (autre paradoxe) était defaire un documentaire sur la ville àryso. ilJq-.,I; de l,averrgreqü reconnaît son ancien tortionnaire dÀs un ,"rru'*À, reste l,un desraccourcis historico-fictionners res prus frappants des années 60.

Réalisé en r97r pax M. Lakhdar Hamina, « Décembre,.amorce sonrécit sur un fond historique interessant : le prochain débat sur laquestion algérienne a t'otiu et les manifestatioo, d" décembre, àpropos desquenes un officier français cherche à obtenir desrenseignements par l'usage de ra torture. r" rm o temoigne aussi dans

Ë.l;i'JitJiHïi,,"4i::,,*î:iî*1H:rî*rl"r"":,1:regard de la caméra franchit ra frontière qui ,eprrJ ie torturé dutortionnaire, l,agr.essé _de l,agresseur. Lakhd; Hamina a, en

lî:i"îî"" ffi: re nrm q; i;;' 
"i"eu,to--r*iut arnnésiques

En dehors de ces quelques exemples, il faudra se tourner vers laTélévision argérienne pour trouver Iès æuvres les plus dépouilrées etles plus puissantes sur ra révorution. Les meillero-À-pres sont<< Noua »r de Abderaziz Tolbi 
",--n 

r", spoliateurs » de LamineMerbah' Les deux firms s'appltq""* à expliquer les raisons del'insurrection. pour cela, les oèr,. iJàiirateurs oni choisi de revenir àla période ayaûtprécédé ie r"r 
"o"-u re rg'4,expriquant'explosion,par la situation de dénuem*1 
""*re"e 

dans laquelre la colonisationavait plongé ra paysanneri" uigeî"*". Les deux réalisateurschoisissent des cas extrêmes p"*;;; du réer et parvenir au réalismele plus extrême : un vieil rromme;;]. sporiation a poussé à la folieet une jeune fiile qui découwe I'hmour-innocent d;;-i, pire desmisères' Dans ce d"*i"r cas, celui a"-n No.r" », la fiction relève d,untel parti pris qu'elre debouche *i *" attitude surréaliste fortintéressante." pôurt nt à aucun moment le fait historique n,en pâtit.
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vatrèsloindanssonantimilitarismeetpossèdedéjàs,o"nanti.héros
populaire devenu quasiment légendaire : Hassen Terro >>'"

MohamedSlimRiadaréussiquantàlui,àexprimerdans«rla
Voix >» un point de vue intéressant sur les prisonniers algériens

enfermés dans des camps et n,ayant coilrme contact avec l,extérieur

q* i" n"*-parleur de la cour q,ri l"* assénait les discours du général

de Gaulle à longueur de joumées'

En faisant le compte des thèmes traités, on s'aperçoit qu'au cours de

cette première étape, deux films 9"1 Ié consacrés à I'enfance et un

*""f aj" participati'on de la femme à la Révolution'

Comme on l'a vu précédemmen! le premier long métrage de

fiction réa1isé par le ,""t"* cinématographique- naistPi 
T1èt- ^',?U,?

traitait de l,enfance et s'intitulait justement << une si jeune parx »'

Réalisé par Jacques Charby, il prÀlongeait I'esp1t 9: F1a"o Fanon

tout comme « I'eui"tes aL"e'r » d'Ahmed Rachedi. << une sijeune

paix » est un appel vibrant en faveur des enfants des martyrs de la

révolution.

Quant à << L'Enfer à Dix ans ))' réalisé en lg6s par un collectif de

jeunes réatisateurs,-il a I'avantag: d? rappeler- que les enfants' eux

aussi, ont participL a i"* -orri-èr" à lJ iévolution armée mais ne

consacre à la petite-fiut q"i en est l'hérorne qu'un volet sur les cinq qui

composent le frlm.

Plustar4RachidBenallelréaliseraavec«Yaouled»>,rrntrèsbeau
film sur t", "ofuÀ, "i 

lu go"o"' De son côté' Mehdi Charef a

récemment "oorori 
a ce mêÀe thème du regard des_enfants sur la fin

delaguerreu,rmtresintéressantintitulé«Cartouchesgauloises>>.

Un autre regard sur la guerre

LaBatailled,AlgerdeGilloPontecorvoresteleseulfrlrndecette
epoque où le rôle deiu r"**" algérienne dans la résistance armée soit

souligné or"" forà] À"*iïgoil« Gamila l'Algérienne »> de Youssef

Chahine avait, il est wai' soulevé le même problème'

Malheureusement, ii.,ugi là {e-deux 
films réalisés l'un par un ltalien,

Iautre par un gg;;*.ies cinéastes algériens ont pour le moment la

mémoire "orn"l'"o 
attendant <<1e éh*boooi"t' de Mohamed
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l'histoire »»- pour Guy Austin, << l'emprise récurrente du traumatisme
national sur le nouveau cinéma, trouvg_ son grand début avec << LaBataille d'Alger »» de pontecorvo (1965)27.

Des dizaines de.lonqs métrages, des centaines de documents ont étéconsacrés à ce sujet. Tant et ii uien que, po,r beaucoup, l,idée estrépandue qu,il y a trop de films sur la guerre à,mdéprod_r"".

La décennie qui a suivi la Libération a été particulièrement
marquée par ce tlpe de cinéma. A_ y regardei-d".]1,.r, près, ons'aperçoit, en fait,.eu9 si le.aucoup o" nrâ. àiitrrite d" ü guerre, il enest très peu ayant réussi à propïser une réflexion à là hauteur desé"éryTu.*f .qui ont mené â aèr transformations radicales dans lasociété algérienne.

coincé entre la fiction et le réel, le firrn algérien, que ce soit aucinéma ou à la télévisi9n,.3'a pratiquement jamÀ p.,, u., to* des dixann§ss qui ont suivi l'Indèpendance, faire *,r* historique ouexpliquer par exemple qui uruit 
"hoi.i 

de lutter 
", 

,o.too, pourquoi.La presque totalité des films sifuent leur action au cæ'r même de lague''e et s'achèvent dans l'action. rÂ faiblesse du diarogue,généralement asséné B: *" rangue à mi-chemin entre le dialectar etle classique, accentue I'impressËn d'images fantasmées de la luttearmée.

' L'objectif affiché de ces firms est de glorifier, non d,anaryser. Irssont marqués par lunanimisme et par l'apfroche grJurirt". Dans leursÿe, ces films ne. tiennent pratiqirement pas compte des leçons dunouveau cinéma. Ils restent_imprégnés p* t" *"dcr" nouy*ooai",dominant et vacillant à la fois. LJs fihs res prus reussis de cettepériode 
.n'échappent p3s à la règre : « L,opium et le Bâton »,

r« Patrouille à I'Est »», << Le Vent des'Aurè. ,. É*, cet ordre d,idée,Mohamed Lakùdar Hamina a réalisé à la fois le firrn le plushollywoodien avec. « La- chronique, et le plus audacieux avec
<< Hassen Terro >>, adapte de la piècè de Rouicheà. tournz en 1967, celong métrage casse,ntabou s* r'a"tiàn héroique et sa relation avec lapeur. M.Lakhdar Hamina avait en effet choisi r" .r* î.ur raconter
<< Hassan Terro » et ses frayeurs. Le même Hassan Terro reviendradans un film de MoussaHaddad sans que celapuisse j"t* i" doute surI'attachement indéfectible des argé.i';". à ra lutte année sous laconduite du FLN et de lâLN'8. p-o* Rachid Boudjedra, << I'Argérie
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d'Etât du Tiers-Monde prévu pour 1965, mais reporté après le coup

d'état qui a renversé Ahmed Ben Bella'

Danscecontextedecourseaupouvoir'c'estlaRadiotélévision
algérienne(RTA)quiallait,fortedesescinqannéesd,expériencedans
ledomainedelaproduction,offriraupubliclepremierfrlmdefiction
|oo%algérien.Quandonsaitaujourd'huiladiffrcultéàmonterune
equipetechniquecomplète,onseprendàrêverdesdirecteursphotos
deniveaumondial(do"tNoureddineAdel,RachidMerabtineet
Youssef Sahraoui) doi disposait la RTA à l'époque' Tourné en 1965

parleréalisateurleplusexpérimentédelaTétévision,Mustapha'Badie, 
« La nuit a peur du Soleil >» a été conçu et monté comme une

super production au long cours, avec ses quatre heures initiales et sa

version actuelle de trois heures'

Alors que la plupart des films algériens du secteur

cinématographique s;appuyaient sur des techniciens étrangers'

Mustapha Badie a Uene'ticie de l'expérience d'un.ry"d directeur

photoenlapersonnedeNoureddineAdel,maisaussidedécorateurs,
de monteur. o" aügàoi; e" son algériens chevronnés, formés à la

fin de l'éPoque coloniale'

Tournéen35rn/m,<<Lanuitaperrrdusoleil»>estunfilmqui
aujourd,hui gugrrîCOe revisité -ê-" si Rachid Boudjedra s'était

montré excessivernent dur avec lui en en y dénonçant << f insidieuse

influence du style églrytien dans ce q"'if u de plus contestable ÿ5 Il

raconte en effet, dans un style davantage in-fluencé par le (bon) cinéma

égyptien que par le mélange hollywoodien-soviétique propre aru(

premiers films cinématogralhiques révolutionnaires, la saga de

familles prises dans les dé-cenniei qui ont précédé f indépendance de

l,Algérie. Ouo. fu*irr*e que aep"is iors se sont livrés le cinéma et ,a

RTA, la télévision ,"ouit de jlanter une_banderille majeure dans le

dos d'un cinéma "ooa*"e 
ùlàprécairté'26

Le cinéma algérien témoin visuel de l'llistoire

Depuislerecouvrementdelasouveraineténationale,lecinerna
algérien a tenté de particip er.av2c ses moyens (9j ys limites de tous

genres) à l'écrinre â" ttittoit" de la guere de libération' « Né de la

A;;;;'-aindépendanà le cinémâ algérien est hanté par
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mission n'a jamais éte menée à son terme, laissant le film algérien
totalement dépendant de l'étranger. Après le rattachement de I,OAA àI'ONCIC et le transfert de la programmation d". ;ull"; à ce dernier,I'ONCIC s'est retrouvé drrrs une.ituution A" qu*i _onopole, seule la
cinémathèque resrânt dépendante d,un CAC .eaui, j sa ptus simple
expression.

.Il_convient de préciser qu,avant la dissolution du CNC, le secteurprivé avait droit à I'existence. La meilleure p*rË * t,la sociétéCasbah Films de yacef Saadi, qui nous 
" 

à"riiJ qr"fq.". films avantd'être érouffée, dont le chef_d,æuvre O" ciilo pà"=À"ËË 
, La Batailled'flger. En faisant le tour du 

^onae i,rsqu;a ;;ïrro-"" film a étecelui qui a Ie mieux médiatisé et gl.ririe r;;,rr.i"iliîËeri"*..
Les trois prerniàes années de l,indépendance ont éte égalementmarquées par la course à « qui allait réaliser le pr"*ii àrn-a" fong_métrage de l,Algérie indépendanæ ,r. ------ -

Tout en tlirigeant les Ciné_pops, René Vautier s,efforçait de realiserson grand projet « peupre en marche, avec les imagË qu, avaittournées au maquis ou aux ûontière, 
"t à;;ü;';,il voulaitconsacrer aux premières années de l,indçendance . Ses-« amis » ducentre audiovisuel de Ben Aknoun arguaiàt Au f"it q"e ïuutier avait,à I'instar du français pierre Clémeni; ;;î;ü;ï;"; r-abudovic,

llqi des scènes collectives a,ppartenant au Ministàe de l,informationdu GPRA. René vautier n,, jà"i.;;;;;;;";er 
et devraattendre le débur des années 70 pou,,igrre.sor;-reiii.#i.rg mérrageavec.Ie magnifique « Avoir 

"i"gt ur-dan, 
-1".';;; 

r] ,rr"i, ,o*bannière française.

Dès 1963, Lathdar Hamina preparait « Le Vent des Aurès »> qui nesera prêt qu'en 1967 et avec lequei il ," ""À ae""ri", *t 
"ut "., 

t"prix de la prerniere æuwe au fesiival ae Cannes.

,^ .JTquel 
C.har-by avait signé en 1964 « Une si jeune paix » dédié àla Jeune ganération de l,indépendance. De son 

"6tf,ffi"U Rachedier:pTait «l'Aube des damnisr, irr.pi.e a".'o-iîmrrË'L U f".r"« de Franz Fanon décédé avant 196), _ui, d";;rïelerie de tarévolution paysanne. ce film devair#;rê,;;l;îr,rïà a". 
"rcr,
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de ses cadres techniques et devenue en octobre 1962 la RTA' Radio

télfuision algérienne, d'une part et le centre audiovisuel de Ben

Aknoun où se sont regroupés ceux qu'on appelait les cinéastes des

frontières ou de la liberté, d'autre part' Parmi eux, Ahmed Rachedi et

René Vautier. Tandis que Mohamed Rezzoug s'installait au Centre

irirrg.-, (dwenu poputair4 du cinéma (CPI) avec les quelques cinâ

bus disponibles i un fonds filmique interessanl,- Mohamed Lakhdar

Hamina n'allait pas tarder à se créer une citadelle avec l'oflice des

e"a"firet algériennes (OAA). Djamel Chanderli, s'effaçait très tôt de

la course ei quiuait prématurânent la scène cinématographique

natiooale, malgré les grandes qualites monüées lors du toumage

notamment de « Yasmina » et « Les fusils de la liberté »'

Profitant de la ferveur socialiste prônée par Ahmed Ben Bella'

René Vautier lançait le mouvement des cine-pops dont I'influence

"tiuit 
r'"oet"t avec le coup d'état de 1965' La même année

üÀieaain" ftfot ssaoui, le principal animateur de la cellule cinéma du

üi"i-rar" a" l,information iu G'RA était désigné directeur general du

"ou""", 
Centre national du cinéma qui regroupait I'ensemble des

""àrriè. 
cinématographiques, dont celles de la cinernathèque

algérierme à Partir de 1965."D* 
"" 

ciimat de lutte pour le pouvoir des images et tandis que les

f"Uo"atoiresd'AfricFilmsdéménageaientversTtrnis'lesanjeuxne
,é.id"i*t p"* que dans les conquêtes de position dominantes'

Le CNi fut dissous moins de à"r* * apres sa creation et remplacé par

trois organismes'

Apres deux amées d'accalmie, ces struchlres allaient se recentrer à

la suite de deux évènernents majeurs. D'une part la décision prise en

1969 de coofiet le monopole de la distribution des films

"ioé*otogruphiqo"s 
à I'ONCIC, ce qui allait transformer-radicalement

f". 
"æ"Jite. 

Iinancières du cinéma algérien' En effet après la

al*.oto,io, du CNC, les salles de cinéma avaient eté confiées en

;;;; ;.- collectiütés locales dans le but de foumir aux

;rmicipalites des ressources nouvelles. cette politique de la poule aux

."of. i'ot allait s'avérer désastreuse pour le réseau d'exploitation

rc"irg a, colonialisme. De son côté, I'action industrielle devait se

matérialiserdanslamiseenplacedestructuresdedéveloppementet
J" ar-ug" (laboratoir€ et studios)' Comme on le verra plus loin' cette
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Après la création des services du cinéma au GpRA et de I,ALN,
de nouveaux cinéastes viygnt se joindre aux pionniers, de jeunes
Algériens comme Ahmed Rachedi, Ahmed Laalem et Mohamed
Laktrdar Hamina, mais aussi des étrangers comme stevan Labudovic,
cameraman qui s'enrôla dans I'Armée de libération ainsi que Kari
Gass, venu de I'ex-RDA.

En 1960, le GpRA décida de produire deux films pour préparer
flgninion publique intemationale audébat sur la question algérienne à
I'ONU.

Le pranier, constitué par des images filmées par Rané vautier,
Djamel chanderlizi mais surtout stevan Labudovic, se présentait
comme un film d'archives destiné aux délégations étrangères del'oNU. DjazaiTouna (Notre Algérie) avait pourlut de faire connaître
au monde la nature de la lutte. Il futoachevé par Mohamed Lakhdar
Hamina avec I'aide de pierre Chaulet.2,

Le deuxième devait attirer I'attention de l,opinion publique
internationale sur la sifuation engendrée par la gr"i" coloniare.
Réalisé par Mohamed Lakhdar Hamina et Djamel cÈanderli, yasmina
est, en quelque sorte, le premier film algérien de fiction. Il est basé surlhistoire d'une petite fille qui parle avec les accents de I'enfance.
«Mon père, dit-elle, est mort sans pousser un cri. Je n,ai pas preuré,
p-ÿt_-être par peur-.- >». Pour M. Mhamed yazid, alors ministre deI'Information du GPRA, Djazairouna devait p*t", à l,esprit et
Yasmina au cæur.

- comme on peut le constater, la révorution algérienne a très
larsgmgn! mis à profit l'audiovisuel comme compréÀent de la lutte
arTée. L'image a depuis 1956 joué un rôle détermiirant dans leffort demédiatisation du conflit. En intégrant des cinéastes militants étrangers,
dont nombre de Français, le FùN avait réussi a ,"i"Ày"i une image
moderniste des aspirations révolutionnaires du p""pl" algérien.
L'avenir montrera que les dirigeants de l'Algéri" ioàepilaurrte n,ontpas su donner au cinéma le rôle que son passe militant urr*oit mérité.

Le rêve et l,espoir en images

Au lendemain de l,indépendance en Algérie, deux forces
principales se faisaient face pour ra primauté de la production
d'images : la station régionare de l'oRTF, abandonnée par la majorité
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moribonde - octobre à Paris a été interdit en France et n'a reçu son

visa qu'en lg73 à la suite d\rne grève de la faim de quelques

personnes, dont Re,né Vautier'

Enl992,lasociétéfrançaise«Pointdujour»produitunfilm
intitulé«lToctobre,journéeportéedisparue>».Cefilmréalisépar
deux cinéastes britanniques ehilip Brooks et Allan Hayling et 6asé sur

desinterviewsdeprotagonistesencorevivants,d,archivesetde
photos, montre q"i contrairement à ce qu'afftrmait la France

officielle,plusdedeuxcentsAlgériensontététuesparlapolicede.
Papon cejàur-là. On peut lire dans le supplânent TV dulVlonde du 2

mars 1992 : « Il aura fallu attendre trente ans pour qu'on parle de

l,Algérie à la télévision. Trente ans pour que la chape de plomb qui

prruli sur la tragédie du 17 octobre 196l, commence à se lever un

2lpeu »

Maiscommentexpliquerqu,ilaurafalluattendreundemi-siècle
po* roi, une cinéasi. 

"fËeti"""" 
d'origine ouvrir à son to*r le dossier

du 17 octobre 61 Z Yasmina Adi a en e-ffet présenté en avant-premièr9

à Alger le 20 octobre 2011 son long métrage documentaire consacré

auxmanifestationsdesAlgérien'ap*i'en196l.Cefilm,intitulé
« Ici on noie les elgéti"* »>, décrit à travers des tânoignages de

femmes de disparus, ia féroce répression menée en octobre 196l par

les homme, a* Clià de Gaulie, dont le préfet de police de Paris

Papon,contredesmanifestantsAlgériensdésarmés.Lefilmaété
distribué en France et a même été n-ominé pour les Cé.-u* du cinéma

français. Sur le .it" Cti'itu''com, Sarah Elkaim présente le film

cofirme (< une r"constitution minutieuse, doubrée d'une mise en

lumière de la manipulation venue au ptus haut sommet de l'Etat »>'22

Au moment du procès Papon, Pierre Me§smer' ancien ministre de la

défense du générai de Gadlé avait déclaré à la télévision française

qu'il s'opposerait fermemeqt à ce que I'ancien préfet de police doit

i"**i"ipour des faits liés à la guerre d'Algérie'

Unenouvellefoisetmalgréladuretédesaccusations,lefilm
documentaire a suscité moinJ de réactions violentes qu'un film de

fiction comme << Hors la Loi »'

Les cinéastes de la Hberté
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les stratèges coloniaux qualifiaient de çacification ». Si elles sont
9uvertes, comme cela est prevu, les archives audiovisuelles de l,armee
française foumiront sans doute bien des révélatiÀ sur cette « sâle
guerÏe ».

Après la création du Gouvemement provisoire de la Republique
algérienne (GPR_i{), un comité du cinéma hrt créé, üte remplacé par le
service du cinéma rattaché au ministere de l,Information tandis quelâLN se dotait également d,un service du cinéma.

- En plus de René Vautier et de pierre Clément, d,autres cinéastes
français collaborèrent avec le service d" 

"i"ér";;'Gpl{;. C,est ainsique, malgré une autorisarion refusée au p-.;et, ["J üàder mit encontact FranE Fanon avec yann et Olga Ii ü"".on fàrr'U .eafisationen 196l d'un court métrase iîtittlé iai tu| a^. 
-de-itm, 

monté parJacqueline y.ppi"t, était 
-basé .* à".;"*;r;; àà.'"it*t" 

"rr"i"rtrealisés sur Ia guerre et qu'ils commentaient eux'-_e*"..11 ,;bk ;;;certains frais de produôtion du film, aort l"r- p"iii*les, aient été
_TCaCfs grâce à I'aide financière d" Mililüadli;âl1a sæur oaileVersois. L'année 196l devait être p".ti"rli*"#""1 îc"he. Elle étaitmarquée d'abord par la création des 

-archives 
«lu cingrÀ-àe f âI-N quiétaient évacuées en yousoslavie * 

"tÀdr"i l,fiéüd""ce. Aprèsde difficiles négociarions-ave; t;, ;uto;eîil;;,-ül"i"oup o. 
"".archives ont été récemment récupéÉes.

^ -C'est également avec I'aide 
-du 

comité Maurice Audin et avec lesfonds recueillis par la Fédération d" F;";;;ïiN !î" rut proauitOctobre à Paris de Jacques panijel.
Un jour d,Octobre à paris

. Deveng emblématique, ce film, a enregishé des images saisissantesdes manifesrations oui. en octobre l9à1, "-il;Ë; la capitalefrançaise. Dans un ènt 
"ti"o 

date de l,été zôôô, ]ôu", puni:.f
affrrme que le comité Maurice Auai" propo.. iu ieâi.utîl a,, rm a opratiquement tous les réalisateurs aà ,g"""n";--@;t 

François
T*{*t) sauf les communistes - parce q",ire foAaiiîÀ . mouiller,le film de ce côté - et oue rouk; les ,,ionnes àin-i'Ë g*"n" ontrefusé l'enfant ». C'est donc un scientifique Jacques panijel, qü a prisla responsabilité de signer sa réalisatlorid

_j-a1,:::rl*l !!9 imaqes.acc{lantes sur la répression policière
mene: 

.contre,_des victimes, jetees dans la Seine ou tabassées à mortparmi lesquelles des Français qui refusaient *" logi;; coloniale
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télévision reparti sur trois zones : Cenüe, Ouest et Est de ltAlgérie'

ies images àe h télévision entre 1957 et 1962 se répartissaient en

J",r* 
"utZgories 

: les images fortes liées au discours de propagande

fi.rfo.-ation télévisée) et à la culture.dominante, images entièrement

véhicutées par des visages et des voix européerrrres, d'une part ; et,

dbutre part, des imagos d'une sous-culflre périphérisée, folklorisée

ili;" iimitaient à ies émissions de musique populaire ou à des

sketches de courte durée (parfois surnommés sketches-chorba) pour la

plupartbaséssurlavisi.onquelesFrançaisdétenaientdansleur
inconscient : le mensonge, I'hlpocrisie, la soumoiserie de I'Arabe' ces

il"g", ont fonctionné cofirme un miroir freudien qui a libéré

brutalement l,inconscient colonial en lui faisant jouer une fois de plus

lemauvaisrôle,l'inversedeceluiqu'ilcroyaitjouerentoutcas'

AinsilesAlgériensont-ilsdécouvertlatélévisionpresqueen
même temps quàte s'imposait en occident aux dépens des autres

médias. Marshall r',r' ron* avait prédit que le médium était le wai

trrü'".tô;; le cas de I'Algérie,1a prédiction est vérifiable puisque

ce n,àt pas le message àlonial que la population algérienne

musulmane retint mais le médium lui-màne'

Latrèsgrandemajoritédesemployésal8ériensdel'ex-oRTFà
Alger étaient des patriotes engagés avec le FLN' Pour marquer sa

solidarité avec le pàuple en luttè, un groupe de techniciens au nombre

d\rne dizaio", 
"ood,rii 

par le réalisateur Ali Djenaoui, ancien élève de

I,IDHEC, quifia la srtioo française de télévision d'Alger pour

rejoindre les maquis. seul parmi eux, Youssef Satffaoui avait survécu

aiÇq"". I etait devenu par la suite l\rn des plus grands directeurs-

photo africains et arabes. Tot" ses 
.compagnons 

sont-lnorts peu de

temps après leur arrivée aux maquis, victimes probablement de la

« bleuite »>, cette *t " 
psychologique que Massu. et Bigeard avaignt

orgêoire" po*:"t"o le dàute .* l"* citaâins, étudiants en particulier'

q"î r":.idaieni t'Al-N. Le Cinéma aux armées françaises avait de son

côté permis a aes àizaines de cinéastes français appelés sous les

drapeaux de toumer des dizaines de milliers de mètres de pellicule'

Beaucoup de ces iiir", ,o"t restés enfermés dans leurs boîtes, témoins

privilégiés d'ur" Çoque marquée par le silence' La question de la

récupération a" 
""r'i-iges 

d'archivê, ." po*" avec acuité aujourd'hui'

Les seules "oo 
q"io"ip" échapper au stockage muet ont fait grand

bnrit sur tes metrroo", oiiliré". p*a*t les ratissages, lors de ce que
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insurrectionnel algérien coûlme une réalité irréversible.

Les télévisions américaines, cBS en particulier, se mirent à
consacrer régulièrement des magazines à la guerre d'Algérie. si I'on
fait I'effort d'imaginer I'impact d'images de guÉrre waie diffusées dansles foyers par un média encore ,,orrr"uu, on comprendra que la
propagande était devenue un enjeu crucial dans ce 

"o-oflit, 
conune le

souligne sébastien Denis dans un ouvrage publié récemment sous le
titre : « Le cinéma et la guere dAlgériel h propagand" a tÈ"r*rl
selon l'auteur de I'ouvrage, à l'acti,on mesurée dei Français, répond
une action beaucoup plus ferme du FLN consistant à retourner les
arguments de la propagande française (sur .l,Algérie, I,Armée de
libération nationale IALNI et les pèrt"r de l,arméJ française) auprès
de- l'opinion publique internationale. Le choc est immédiat dans les
médias et contribue à marginaliser Ia France au niveau *oràiuirt- 

---

La Révolution algérienne avait commencé à accueillir et à utiliser
des étrangers à partir de 1956, René vautier fut te p."-ier. comme, à
]'ÿnogue, la prédominance était encore aux maquis de lrntérieur,
vautier avait créé une école à I'initiative d,Abbane'Ramdane, I'un des
chefs les plus influents de I'ALN . ce demier avait Jrolre |idée de
constituer des archives de la révolution, en filmant ce'qui pouvait
représenter plus tard la mémoire visuelle de lAlgérie en-guerre. cette
:gg-1", qü comptait cinq membres, a réalisé quelquJs émissions
diffirsées dans les pays socialistes, dont lune sur l'écàle elre-même,
une autre sur les infirmières de liALN, et une enfin comportant desimages contestées par les Français sur l'attaque contre les mines deI'ouenza. c'est autour de René vautier, de pierre clément (revenu àTunis en 1957 avec un équipement complet image et son qu,il mit au
service du FLN) et Djamer chanderri, que s'organisa le noyau dur dupremier cinéma libre.

La caméra et Ie fusil pour la liberté
L'action médiatique menée par re FLN jusqu'à la fin de l,année

1957. finissait par donner ses premiers fruits ."rtà"i Èrq"" ces filmset d'autrcs reportages réalisés sur la guerïe à'Aù#" par desAméricains - que sont-ils devenus? - étaient diffirsés à la télévision.
Parallèlement à l'intensification de la lutte antiguérilla, les poritiques
français comprirent, mais un peu tard, qu'il "a["it-i*g' 

au plan
médiatique. c'est la raison pour laquelle ils créèrent riri réseau de
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Les médias comme arme de contre propagande

c'est au moment de la tenue en 1956 du congrès de la soummam

en Kabylie, que les questions de communication de masse

commencèrent à se poser. Tout colnme les révolutions üetnamienne

et chinoise, la révolution algérienne a été essentiellement rurale' EIle a

trouvé enBranz Fanon ro ideologue et un stratège convaincu' Alice

Chekri, citant I'ouwage posthume de Frartz Fanon' << Vers une

Révolution Africaine rloffir*" qu'à travers ce liwe, Fanon se révèle

cofllmeunstratègedeguerre.«Enunseulchapitre,ilexplique
commentouwirunfront-sud.delaguereetlafaçond'exécuterles
lignes d'approvisionnement >>ls'

C,est bien connu' rrne idée qui ne circule pas est une idée qui

meurt. A partir ae tdsl et au pluJ fort de 1a lutte armée, les dirigeants

du FLN installés à Tunis ont iéussi à convaincre les chefs des maquis

de l,intérieur de I'importance de la communication. Les moyens

audiovisuels se sont viie révélé les plus efficaces, particulièreme'lrt à

unepériodemarquéeparl'avènement.delatélévisioncommemédia
dominant en Occidei. Pour la révolution algérienne, la télévision

représentaitunréseaud'information,doncdepropagandeinestimable.
L'élite était plus attirée par le cinéma, consideré cotnme le ftuit de

l,establishment cot'rnercial, avec ses allégeances et ses modèles' Nous

avions donc, a'* 
"ote 

des apprentis cinéastes citadins, et de l'autre des

spécialistesdelaguérilla'*a".devenusparlaforcedeschosesdes
p'ropagateurs plus Énc[ns à la clandestinité qu'à l'échange. un axe de

convergenceapparutentrelescommanditairesetlescréateurs
d,images ur"" "oÀe 

relais les cadres et intellectuels qui s'étaient

,"gripe, à Tunis. Des hommes comme M,hamed Yazid, Mahiedine

ùîoràorri, Reda Malek" Boumendjel' le docteur Chaulet et son

épouse, ont (entre 
""""O ioue un rOte de,p1m'."t p.lT-1Ï I'effort de

médiatisation de fu S"",,Ë de libération.'6 En invitant les réseaux de

télévision u*eri"uioJet européens à couvrir les événements, le FLN a

marqué a"s points AJt"t-i"u",. pour f internationalisation du conflit'

En 1956 et 1958, la << question algérienne » prit de plus en plus de

place dans la vie pÉritiq"" interieyrl américaine, surtout à [a suite du

débat de I,ONU i à" fà grève générale des hrrit jours en 1957' Les

démocrates, par la roi* iu j"* sérrateur Kennedy, réclamaient de

l,administrationrépublicainequ'ellereconnaisselemouvement
20
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la commission d'enquête dissoute, I'ordre colonial s'est renfermé dans
son silence et le journal Le Monde, eu'Hubert Beuve-M éry avait
fondé après la libération, titrait sur cinq colonnes à la une, à la fin du
mois de mai 45: « la paix française règne à nouveau en Argérie » !
cinquante ans plus tard, le même journal publie le g mai 2005 un
dossier intitulé << I'autre g mai 45 >> et dans làquel le quotidien affrrme
que <da reconnaissance des responsabilités de la France coloniale est
un préalable indispensable à la convocation de la mémoire»». Dans ce
même numéro, lhistorien claude Liauzu note que les évènements
tragiques de mai 1945, <<tout en s,inscrivant dans uue tradition de
résistance, constituent les prémices de la guerre d,Algérie». 13

La féroce répression qui a suivi les émeutes de mai 1945 avait finipar convaincre ,n groupe d'hommes résolus de recourir aux annesplutôt qu'aux ,mes. Les mascarades électorales avaient été marquéesfu:.1" passé par la tricherie et par un système devenu célèbre sous lequalificatif de « élections à la Naegelen » et qui plaçait les Algériens
dans un deuxième collège. Le rifewier 16+g, Eimond Naegeren
membre éminent de ra sFIo, est nommé gouverneur général aalterie.Il ordonne à I'administration coloniale de raire de << b-onnes élections »>.Le grand ami de I'Algérie, André Mandouze écrivait : << Mais alorsque le premier tour laissait pressentir une nette victoire ùt MTLD,
une gigantesque opération de trucage dénatura totalement re scnttin
du second tour. Le bourrage des u-rnes, r,arrestation piéventive des
assesseurs suspects _et le quadrilrage des douari par ïarmée
aboutissaient à « l'élection » de 4r candidats adminïtrattfs (sur
60)...»14" Læ recours à ra violence marq-uait pour les insurgés ,ne Irupture du dialogue avec l'adversaire d'hier "i,r, rejet du code des
valeurs auquel leur semblaient encore adhérer jusqu,a"r, certain pointles intellectuels formés à l'école françaisel Làrsque res maquis
s'embrasèrent, le principal souci des leaders de la lutte révolutionnaire
résida dans la recherche de farmement. De rgs4 à 1956, lemouvement gagna en ampleur par sa propagation sur le terrain. Ilremporta des succès dont l'écho rr" puruenait pas à franchir resfr93tilres maghrébines. Lorsque le FLN et suiout ses shatègesmilitaires, découwirent que la résistance armée ne suffisait pas, ilscommencèrent à réétudier les instruments de lutte pour les adapier-aux
nécessités de ce milieu de siècle.
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cinématographique malgré sa palme d'or, Hors la Loi de Bouchareb

ayant été coprôduit par des chaînes françaises, nul ne pouvait

l;empêcher de circuler. La sortie du film a été contrariée par une

"uniugn. 
d'intimidation massive et la presse française a tenté, dans

ru q,ruri unanimité, de minimiser la valeur du film, lui opposant Des

Hommes et des Dieuxde Xavier Bauvois. En nominant Hors la Loi et

en écartant [e film de Bauvois lors de la cerémonie des Oscars,

Hollywood a livré son verdict. Espérons seulement que l'émotion

suscitée par le message choc du film de Bouchareb, servira à ramener

les espriis à une viiion plus réaliste de I'Histoire contemporaine.

L'historien français Benjamin Stora souligne le rôle de la fiction dans

le travail de mémoire qui reste à accomplir de part et d'autre de la

Méditerranée : << Que ce soit dans un documentaire ou dans un film, ce

qui compte c'est lra figuration d'un événement. or, c'est la première

fàis quei'on présente Sétif dans un film de fiction. En Algérie, c'est un

fait admis. En France, il semble que certains n'aient toujours pas

accepté ta décolonisation. Dès qu'ilsst question de la guerre d'Algérie,

il y a des batailles de mémoires. ,> 
t0.

Dans les deux films, la documentation est au service de la fiction'

Lakhdar Hamina raconte l'histoire du mouvement national depuis les

années trente et jusqu'au déclenchement de la guerre de libération'

Bouchareb a, quant à lui, massivement utilisé les interviews des

acteurs (Algériens et Français) de la lutte armée pour en extraire un

scénario bien documenté. ces deux films (auxquels on peut associer

La Bataille d'Alger) montrent bien que le secret de la narration

filmique appliquée à l,Histoire contemporaine, réside dans un

métange magique entre le documentaire et la liction appuyé par

une déâarche analytique et pas uniquement descriptive ou glorifiante,

comme ce fut trop le cas dans bon nombre de films algériens traitant

de la Guerre de Libération. Il appartient atx historiens d'écrire

I'Histoire et aux cinéastes de la vulgariser en utilisant les deux zlrmes

essentielles dont ils disposent : le mouvement et l'émotionll-

Rachid Bouchareb et Lakhdar Hamina montrent bien dans leurs

films que les émeutes du 8 mai 1945 n'étaient que [e prélude d'un

embrasement général en Algérie. Charles-Robert Ageron confirmait

que cet episode de la répression coloniale « a servi de référence et de

,epetitio, générale à I'insurrection victorieusede lg54>>r2- Une fois
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cendres qui couvent sous ces revendications et déclare que dans le
film, << les indigènes ont découvert la société française rr7. Dans un
autre article qu'il a signé pour le même journal, il se montrera très
réservé à l'égard de Hors la Loi .

ce film a mis à nu l'autisme contenu dans une culture coloniale
encore très vivace en France. Les réactions frrent très vives, au point
de friser le ridicule puisque ces démonstrations passéistes n,oni pas
empêché le film d'être vu paf, des millions de Français lors de ies
diffusions sur Canal *, producteur majoritaire du film.

La force de la liction dans le récit historique

En 2009, deux femmes, yasmina Addi et Mariem Hamidat ont
apporté des témoignages accablants sur la réalité des massacres
commis en mai 1945 par l'armée française et les milices fascistes

. pétainislss. Produits et diffi.rsés par France Télévision, ces deux
documentaires sont plus durs que Hors ra Loi. Lew üffirsion n,a pas
soulevé de vagues, conhairement au film de Bouchareb. c,est une
nouvelle fois la preuve que la fiction est plus forte que le
documentaire. Face au cinéma américain f;ait:rîtàe h guerre aù vict-
Narrr alors qu'elle faisait rage, avec des films coillme yoyog" au bout
de l'enfer de cimino, platoon de oliver stone ot Apocaiypse Now de
coppol4 on mesure le silence assourdissan! q"i a*r le cinéma
français des années 50 et 60 a entouré notre guerre de liberation. << A
la diftrence des Américains sur le viêt-Nam, le cinéma français a été
gêné, voire silencieux sur cette « guerre sans nom nt. De son côté,
I'historien américain stanley Hoffinan commente en marge d,un
colloque <« La guerre d'Algérie et les Frangais : << Au contraire des
Etats-unis, la guerre du viêt-Narn qü dura huit ans elle aussi, n'a
cessé d'alimenter les controverses, de provoquer des fihns et des
romans »9.

Il est wai que le cinéma français n'avait jamais eu le courage ou
I'honnêteté de montrer à son public le caractère graüssime des
événements de mai 1945. Reconnaissons que le Festlval de cannes
avait << osé »>, en primant chronique dei années de braise, de
Mohamed Lakhdar Haminq et a récid.ivé 2s ans après en
sélectionnant Hors la Loi. sile film de Lakhdar Harrina (qui était une
production totalement algérienne), a pu être écarté àu marché
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filmés dem€üent Pour attester de I'ampleur des massacres perpétrés par les

ir-re"*. C.*o*g à Cannes et tglS' mais très peu vu : Chronique

l^-'àraà- a" braise, de Mohamed Lakhdar Hamina sera le premier

film à évoquer ces ma§sâcres' Le succès de la Chronique a sans doute

."""f,e ili""ff"", travail que Mohamed Hazourli a Éalisé la même

*"Ë*p"* 
-r"-il-rJrttioo 

o[eti"'o" avec son deuxième long-métrage

intitulé « Alam » et en grande partie consacré aux évén-ernenB du 8

l"iiî+i'. n, p*s, le silénce. Jrisqu'à ce io:: du t3 mai 2010 qü a vu

la presentation du film Hors la Loi de Racbtd l'oucrareo

Nous sommes en juillet 1962, à Alger' Comme daDs toute

IAteérie, une foule igunense laisse éxploser sa joie. pour célébrer, le

li:ffi;ît;e i';téûdance' sur l'écrar' des images d'archives

;;;i;;dr"" défileni. un petit sa+on' puis P:.p"tit" filt: Y li
;fi;; ;" leur père brandissent le drapeau aleéri9n comme un cn

;Ë;t;#;-'.]'*it-oai"u*' soudain'^le vert du-drapeau et le

àrï" â"l'eaile rejoipent ie blanc pour frapper ao.tre imaginaire"

;;;i"r* u,, "** â'i*og"s en noi et blanc habillent le sens de la

it#âd, tù de construie rme nation exemplaire' -Nous 
sommes

iffi'ï'giletiq"" de frn du fitm «Ilors lc Loi»> de Rachid

;;brd. è-,ej te pendant du générique fu début qui s'ouvre sur

;;;i;;t;héesie huit mai Is+s à p*it au mom€nt où la France

Ëtait<<sa»>libérationapres,,oes"cn"d'expropriationdelafamille
î"î;;rè*-. pré"ea*it".""'t"ouit" de h côlonisation'' Là aussi' les

archives sont toutes 
"o 

oo" "i 
ilanc sauf celles du drapeau français

qui se colore corrne -porr 
reprendre J:t "*T-.1i,.1'espoir' 

La

coloration des deux drapeaux symbolise avec ügueur I'inégalite

î"Ë;-t*" "* 
-aror* 

9"t a"* peuplas à. la liberté' Bouchareb

semble dire : pourquor uto" utt""a" i""sque vin6- ans et provoqué la

;;;î";; à",ilt n'-ti""t oo*'*inêt au même rezultat? cette

;î;;";; fiotion nistoriqluË Init tyt". à I'aspiration-lésitime des

lîàÀ-"r'a*r"* aemourisê de voir le"r pays vivre la même

.iib'#;;"ü ""[" 
po* r"q"ar"' ils viennent de consentir tant de

ffiil;. Ë*t iààrt*i*à" des éloges faits i-« fndisènes 
>>' lors

Ë:îË:;r*t." " r"tti"J a" caonËs en 2007' les autoriæs' les

coloniauxdetoutpoil,-u"u""ilapresseÊançaise'muresdansleur
ffi;::t"";A 'oo'u" 

* ait"i* des héros maghrebins qui

relclamaient l'indépend*"" d" l"* ptopt" paYs' Lors.g. un entretien au

j;#.1 ;'üffi, n*i"-i" sttti ràt egalernent I'impasse sur les

16



DIRASSAT Etude Humaines et Sociales n"20

- -cette fréquentation assidue des salles obscures explique sans doutela longue tradition du goût et de la créativité chez res cinéastes
algériens d'hier et d'aujourd'hui. on peut considérer que re premierfilm de fiction réalisé par un Argérien était <<Ghattassin" grr"hr;i,
de Tahar Hannache. L'æuvre a?té confectionnée avec Iaide d,unautre pionnier du cinéma argérien, son ami de toujours Djamelchanderli, que nous retrouverons au service du cinéma de IALN. cedemier avait égalemgnJ interprété un des deux rôles prir"ipu* u*côtés de Himoud Brahimi, le fameux Momo de « Tahÿa ya Didou »>.Réalisé sur ,ne 

-mulique originare signée par le s*d MoharnedIguerbouchenn, re film montrait les àifficurtés reicontrées par lespaysans argériens pour zuïoser leurs palmiers prx J" Tolga. Enopposant les images de ces Algériens foicés de plônger en apnée dansles puits, tandis q":.1" colon européen travai]lle olvec des pompespuissantes. ce parallèle (à quelques^ semaines du début de Ia luttearmée) est lourd de sens sur le fossé qui sépare t"r-Àtgeri*s descolonisateurs. L'administration coroniale ne st,r, p* trompée et ainterdit purement et simplement le firm, l.*q""-;;;lq*. mois prustard, l'insurrection. a écraté un jour de Noveàbre'195ï. Le premierlong métrage argérien formule de;a *. peqrée subversive et en face,on retrouve un nouveau mythe de la cavernes.

-!n -cilant le grand historien du cinéma George sadoul qui écrivaiten 196l dans l'hebdomadaire tunisien Afrique Àtion , u os ans aprèsI'invention du cinéma, il n'a pas encore été produit à maconnaissance, un seur long métrage véritabrement adicain, je veuxdire rlteqrété, photographié, écrit, iorrç,r, monté etc. par des Africains
>», Tahar cheria étend cette affirmation au Maghreb, 

"e 
e, quoi il avaittotalement tort puisque << Les plongeurs du àéserr» a été réalisé en1954 etpeut être conçu.o**"1" primier long métrag" *ugmeuio.

L'écran de I'histoire à I'aune du g mai 45

Quelques annégs avarfi le tournage de ce film, ra deuxième gue,,emondiale s'achevait marquant ra fiËération de ra France et dans re
Tê*: temps les prémices d'une autre résist*"" qri uiluii.""ou"r,o.r,
I'empire colonial français. Le 8 mai 1945 eneffet, au moment où laFrance Ëtait ra libérarion de paris, des milier.'amg?i"ns parmilesquels d'anciens combattants à peine démobilisés, étaient massacréspour avoir osé prétendre au partage de la riberte. ré, p""-ie documents
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« Pépé le Moko >> a été réalisé quelques années après la célébration du

centinaire de la colonisation. On y voit le personnage du souteneur

interprété par un Jean Gabin au sommet de sa réputation, bombant le

torse en dêambulant dans la Casbah, vue comme le dernier bastion de

la virilité algérienne. Alors même que les occupants indus pensaient

qu'ils venaiJnt de fêter leur présence éternelle sur la terre algérienne,

ôtte ultime atteinte à la << nôiU >> des autochtones sonnait comme le

message de trop. La pensée coloniale avait été trop loin et déjà, le

mouvement national toutes tendances confondues, appelait à la
résistance, tandis que les colons confisquaient la qualité d'Algériens

pour ne laisser aux Musulmans que le vocable d'indigènes ou

à'A*b"r. Megherbi écrit que le rêve du colonisateur est de

<< pulvériser »> l;Autre, le dominé, celui qui alerdu * l".tt: et qui' par

cdnséquent, doit encore perdre son âme >>'. On est tenté d'ajouter : et

sa dignité.

Les seules images relativement neutres de l'espace algérien

remontent au déb; du 20è,,il" siècle après I'apparition du

cinématographe. En effet, deux des principaux :?qeramen des

équipesL-umière,PromioetMesguish,avaientgrandiàBabeloued.
CË qui les a poussés, dès le tournant du 20h" siècle à enregistrer de

,orrbr.rr* pôtitr films dans plusieurs villes d'Algérie. La grande

majorité de ces « reportages » ônt été retrouvés et se trouvent archivés

à lâ cinémathèque algérienne. Ils fournissent aux cinéphiles et aux

chercheurs, des élém-ents anthropologiques extrêmement instructifs

sur |a vie sous la colonisation. Il est wai qu'à l'époque,le cinéma était

encore totalement innocent puisqu'on se contentait de placer la caméra

au coin d,une rue et que le montage n'existait pas encore. c'est bien

plus tard que Ia pensée (coloniale) est venue au cinéma'

Aux sources de la Passion

on comptait en 1962 plus de 440 salles commerciales en Algérie,

dont la grande majorité etàit située dans les centres urbains' Là où il y

avait un clocher, 
"se 

construisait une salle de cinéma. ce qui n'a pas

"-pc"le 
des millions d'Algériens (ils représentaient à partir des

années cinquante la majorità des spectateurs) de se construire une

. solide culture cinématographique'
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Le cinéma algérien témoin privilégié de I'Histoire

Par AhmedBedjaoui

L'histoire contemporaine de notre pays est lourdement liê aux
discours iconographiques. Ia colonisatiotr s'est faite sous l,eil
ambigu des peintres orientalistes dont les premiers ont débarqué pour
fixer sur la toile les grandes pages de ia conquête coloniàe. 

-Les

peintres jouaient à I'epoque le rôle dévolu .de nos jours aux éqüpes
dcs chaînes de téléüsion, comme la Fox arrivée dans les Uagages ae
I'armée américaine pour << couwir >r l,invasion de I'Irak e-ZOOl.
Cette armee-là justement, se tenait I'Annee culturelle de l,Algérie en
France >>. Armée d'une bonne conscience désamrante, la partie
française a proposé de presenter lors de I'inauguration de l,Âmée
I'imposant tableau d'Horace Vemet intitulé « Là prise de la Smala
i.A99"t Kader »r qü venait d,ête restauré. irente ans après
I'indépendance, nos partenaires français nous de,rnanrtaient iout
bonnement d'inscrire cet événement hautement significatif rtans ls
cæur de la pensée coloniale. Ce choc des représentations à travers la
p:hture en dit long sur le fossé existant entri les deux pays lorsqu,il
s'agit d'évoquer les images du passé ou de leur donner un sens. On
pourrait également citer comme projet inscrit par la partie française,
trne exposition de photos d'archives organisée eu 2O0j par l,Historien
français Benjamin Stora et dont l,objectif était d,absoudre le crime
colonial etr mettant au même niveau les exactions averrées de l,armée
9l* puyr occupant signataire de la Déclaration des droits de
I'homme, et d'éventuelles atrocités attribuées à des groupes armés
ingon{lés. Il est wai que la bataille des images ,".Ë 

",, 
cæur des

gnleux fjstorieuel tiés à la qualification des horriurs commises par les
forces d'occupation, et partant de là à la survivance d,rme culture
coloniale arrogante.

^. 
Ai3'i que. le 

- 
raconteut Abdelgùani Megherbi et François

unevaloonnê- dans leurs recherches sur le cinéma coloniat, 1,41r6ri"o
occupe dens les films de cette époque la même place que dans les
romans de Camus, celle de l,Etranger .* ,oà propre sol. De
« L'Arabe Rigolo » à « pepé le Moko », le cinéma col-oniàl a üwé une
image réducrice et insultante de l'être colonisé, donc privé de dignité.
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