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Cette 6tude est axde essentiellement sur la probl6rnatique du roman

ethnographique fdraounien. Mais s'agissant de cet ecrivain, nous avons

estim6 n6cessaire de d6voiler les textes ethnographiques coloniaux qui

ont servi de <surmoi> et de moddle d'6criture pour l'auteur. Nous avons

montr6 comment les fantasmes de la volont6 de puissance et de dotnination

ont sdcr6t6 un savoir ethnographique et exotique qui a fonctionn6. au plan

de l'imaginaire, comme une entreprise de meurffe et d'ethnocide. L'exotisme,

le folklore et l'ethnographie ont reproduit dans le contexte de l'occupation

les pr6suppos6s id6ologiques et les catdgories esthdtiques de la syrnbolique

coloniale.

Feraoun, en ddpit de son inversion de la dialectique du M6me et

de l'Autre et en ddpit de son projet auto-ethnographique, reproduit les

poncifs, les clich6s et les st6r6otypes, longtemps 6rig6s comme valeurs

absolues dans le roman colonial

Nous avons essayd de montrer I'aporie des textes fdraouniens, leur

ambiguitd et leur ancrage culturel et id6ologique pour esquisser les contours

d'une nouvelle lisibilitd. Nous avons montrd aussi que la d6colonisation,

en tant que processus rdvolutionnaire a libdrd l'imaginaire romanesque

algdrien de cette ali6nation et de cet (ensauvagement)

Pour approcher le roman ethnographique, il serait intdressant d'dlucider

d'abord la notion d'ethnographie qui est indissolublement li6e d l'ethnologie.

Car elle est, pour beaucoup d'ethnologues, la partie descriptive de

l'ethnologie. Elle s'apparente dgalement 2r I'anthropologie. N6e au dix-

neuvidme sidcle, avec l'ethnologie et l'anthropologie, elle 6tait destin6e

essentiellement i l'dtude descriptive des communautds humaines non

europdennes et vivant d l'6tat <archaique> et (primitifr. Elle est aussi li6e

i l'exotismel et e la litt6rature de voyage; les grands ethnographes sont

aussi de grands voyageurs passionn6s de merveilleux, d'insolite et de

sensations voluptueuses.

Les chercheurs estiment que l'ethnographie est une discipline pratique,

bas6e sur Ie travail de terrain et foumissant ir l'ethnologue les monographies,

les descriptions, les documents, les observations et les objets en vue

d'6chafauder des synthdses et des constructions thdoriques. Elle est la

manifestation extdrieure des faits de cttlture : l'habitat, I'habit, la

nourriture, le travail, les techniques, les comportements, Ies conduites, les

"kttres et Langues' , N'l /2O06



Mouloud Feraoun ..

-45
us et coutumes, etc. Le sociologue Jean Caseneuve nous foumit, dans ce
domaine, une d6finition pertinente etjudicieuse : <On appelle ethnographie'la description minutieuse des groupes sociaux et plus particulierement des
tribus primitives. Elle tend d prdsenter des monographies, des relevds d
peu pres complets de tout ce qui concerne une petite collectivite facile e
isoler. Elle foumit ainsi les documents et les matdriaux de base sur
lesquels s'exerce la r6flexion de I'ethnologue. qui les utilise de fagon
comparative et en tendant vers la synthdse2>.

S'agissant de l'Algdrie. les recherches ethnographiques sont avant toul
l'ceuvre de I'occupation. Elles reldvent essentiellement, surtout d leurs
d6buts. des consid6rations d'ordre militaire et sh?t6gique. C,est la dialectique
du sens/ puissance et du savoir/pouvoir. En effet, la conqu€te militaire va
de pair avec. une strat6gie d'apprivoisement et de domestication de
l'univers culturel et existentiel du colonis6.

Avec Ie debut du vinglidme sidcle, s,amorce progressivement une
nouvelle orientation dans les recherches ethnographiques. prosressivement,
les civils, les universitaires. les chercheurs remplacent les militaires. sans
que l'iddologie coloniale qui sous-tend ces pratiques en en soit trop
affectde. Les auteurs de L'Atgirie des anthropologaes voient cette
entreprise de <neantisation> de l'Algdrien une sorte d,ethnocide. Ddsormais.
l'Algerien, vu par le regard colonial, n,est qu'une ombre de Iui-m€me:
< L'affirmation d'un rdgime colonial civil etendu e des populations
nouvelles a livrd ces populations non seulement d l,administration du
gouverneur g6neral et aux colons, mais aussi aux amateurs_ethnographes
et anthropologues venus de tous bords. De cet Algdrien rdduit i leur
merci, il n'y avait plus grand-chose d connaitre, donc chacun pouvait lout
en dire. Inutile d'approfondir. Le <superficiel> du musulman suffisait
pour l'extirper. Ce qui importait d6sormais 6tait moins l,indigdne en soi
que ce qui en serait dit. L,Alg6rien disparaissait au profit de son
apparencer de l'image de lui qu,entendait en donner la majorite coloniale.
Le monopole du regard, de l,observation, de l,explication allait €tre
6tranger. (...) Devenu objet, l,Algdrien tendait a disparaitre du champ
d'observation. Il n'existait plus dans l,esprit de celui s,estimant son
vainqueur, sinon comme abstraction. La d6couverte originelle avait aboutit
a une premiire negation. etape numdro un du proces d,ensauvagement de
I'A l96rie'r'.
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Le discours ethnographique colonial devient ainsi l'espace du meurtre

de l'< indigdne>. L'Alg6rien doit mourir dans la representation et dans

I'imaginaire de l'occupant. Sartre disait, ir juste titre: <Le regard

d'autrui, c'est l'enfer>. Dans cette (Nuit coloniale>, l'autochtone est

destine avant tout a enrichir et ?r nounir le <mus6e> colonial. [r d6veloppement

du mythe du (primitif ). du <magique> ne peut 6tre appr6hend6 qu'en

tant que langages el signes d'une volont6 de puissance et d'un d6sir de

meurtre et d'ethnocide".

L'Alg6rie, pays des contrastes et porte du nouvel Orient, devient'

grice i son immensitd ddsertique, ?r ses oasis, d ses palmeraies' d ses

montagnes, d sa faune et i sa flore, i ses odeurs et ir ses couleurs et i sa

mer ensorceleuse, devient, pour les romantiques et Ies passionn6s

d'exotisme, un pays d'dvasion d'enivrement et de sensations voluptueuses'

Pour l'Europ6en, r6veur des grands espaces et des pays lointains'

I'Algerie devient cefte terre d'Afrique ir la fois mystdrieuse et pleine de

,anartior, : <Je sens, donc j'existe>. Les romantiques de tous bords, les

ddcadents, les grands dcrivains frangais affluent d la recherche des

<nourritures terrestres), selon le titre du livre d'Andr6 Gide' L'Orient de

tous les risques et de tous les dangers attire peu d'artistes, d'dcrivains et

de voyageurs. L'Algdrie porte d'Orien! <pacifide> et conquise' semble

repr6senter dans l'imaginaire frangais un Orient fabuleux, un Orient

digne des l00l nuits. Sakina Messaadi dcrit A ce sujet: <L'ivocation

de certains tableaux de l'Orient magique, fastueux et charmant par sa

nature florissante, son abondance, ses richesses prdcieuses, ses volupt6s

sensuelles est I?r pour r6pondre i son gott de l'6vasion et du merveilleux'

Le lecteur est ainsi transport6 dans un monde de rdves, de faste oir la

beautd de la nature g6n6reuse rappelle les d6lices des jardins exotiques

des palais royaux. Il est question alors de-palmeraies, d'orange et d'une

vari6t6 foisonnante de fleurs et de senteurs)>'

Des femmes 6crivains ajoutent ir ces descriptions ethnographiques

un parfum d'exotisme eI une coloration <orientale> dignes des grands

contes orientauxb.

Les dcrivains alg6riens qui ont dcrit entre les deux guerresT' ont

reproduit fiddlement cet horizon d'attente ancrd dans I'ilnaginaire

colonial. L'impregnation du moddle ethnographique dominant' chez ces
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ecrivains, r6vdle l'6tat de conditionnement litt6raire auquel se sont trouvds

confrontds ces premiers ecrits. Il arrive m6me que le titre reproduit,
condense et programme la lisibilit6 exotique du roman, comme c'est le

cas pour le roman intitll| Myriam tlans les palmess de Mohamed Ould

Cheikh. En effet. le titre renvoie ici, i la manidre d'une <carte postale>

insolite, d toute un ensemble de st6rdotypes et de clichds sans cesse

ressassds par I'exotisme (oasis, ddsert, palmeraies, envofttement, ddsir,

fantasme, femme fatale. etc.).

Lorsque la litt6rature algdrienne 6merge timidement, ir I'aube des

anndes cinquante, elle s'est trouv6e confront6e i la saturation ethnographique

coloniale qui dominaient exclusivement et sans partage l'espace romanesque

coloniale. Aucun 6cart n'est tol6rd. Aussi, l'6crivain algdrien ne peut-il se

mouvoir que difficilement d l'intdrieur de cette cl6ture qui lui impose ses

codes, ses langages et ses modeles d'dcriture. Il 6crit sous haute

surveillance, ce qui explique le recours d la litote, i l'euph6misme et au

non-dit.

Ce qui est valable pour le roman alg6rien, I'est dgalement pour

le roman maghrdbin de langue frangaise dans son ensemble. La phase

ethnographique devient ainsi le passage oblig6 pour l'individuation et

l'dmergence des premiers romans de la g6n6ration des ann6es cinquante.

Ahmed Sefrioui, au Maroc, illustre i merveille cette naissance au

roman et ir I'ethnographie. Dans son recueil de nouvelles, Le Chapelet

d'ambre (1950)9, ainsi que dans son premier roman inlinJle La Boite it
merveilles (1954)'0, la culture originelle est ddcrite et saisie e travers

l'optique ethnographique, pour entrer dans les vues du lecteur m6tropolitain,

seules garantie de la reconnaissance et de l'excellence. La culture
originelle, ou du moins ce qui en reste, est offerte au regard de l'Autre,
seul ddtenteur du code de la lisibilit6. Dds les d6buts du roman, le lecteur

est mis en pr6sence de ce monde 6trange et fascinant du rituel et de

l'exorcisme : < Elle s'offrait, une fois par mois une sdance de musique et

de danse ndgre. Des nuages de benjoin emplissait la maison et les crotales

et les guimbris nous emp€chaient de dormir toute la nuit.

Je ne comprenais rien au rituel compliqu6 qui se d6roulait au rez-de-

chauss6e. De notre fen6tre du deuxidme 6tage, je distinguais, d travers la
fumde des aromates, les silhouettes gesticuler. Elles faisaient tinter leurs
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instruments bizarres. J'entend ais des you-you. Les robes 6taient bleu ciel,
tant6t rouge sang, parfois d'un jaune flamboyantll>. C'est le plaisir des

sens : Ies couleurs, les odeurs, les sons et les senteurs. Autrement dit, tous
les ingrddients de l'ethnographie et de l'exotisme. Il s'agit d'une auto
ethnographie qui reproduit les codes et les moddles d'6criture imposds
par l'institution scolaire et l'horizon d'attente colonial. Marc Gontard n'a
pas manqu6 de souligner ce phdnomdne : (ll est vrai que Sefrioui use des

proc6d6s exotiques, s'adressant dis lors, de manidre privil6gi6e i un
public 6tranger (frangais en I'occurrence;12r.

Bien que la litterature maghrelbine reussise d inverser, dans la communication

Iitt6raire, la dialectique du M6me et de l'Autre, elle n'en continue pas

moins i reproduire (certes avec quelques diffdrences) les m6mes topoi
connus dans la litt6rature ethnographique coloniale. Ces langages qui

changent de bord, de lieux d6nonciation, et par cons6quent de signification,

continuent n6anmoins ir v6hiculer des references iddologiques assimilationnistes

et ali6nantes.

Cette reprise de la parole d'autrui sur soi qui n'est autre chose qu'une
<int6riorisation d'une infdriorisationrr>, selon l'expression de Christiane
Achour. II s'agit d'un ph6nomdne constant dans les romans de Feraoun

qui ne s'est jamais ddparti, m6me aux moments les plus tragiques de la
R6volution, de cette posture pour le moins paradoxale pour un dcrivain
vivant tragiquement le calvaire de sa communaut6 en p6ril : <L'enseignement

colonial, dcrit Christiane Achour, aboutit pour le colonis6 i la d6prdciation

de sa propre histoire et de sa propre soci6t6. Et m6me lorsqu'il leur donne

une place de choix dans son ceuvre, l'dcrivain (...) a tendance d les

apprdcier avec les yeux du ,nuitr"l4r.

Le passage de Feraoun i l'Ecole Normale sup6rieure de Bouzar6ah,

dans les anndes trente, semble avoir it6 ddterminant dans sa formation
litt6raire. C'est dans ce bastion de l'id6ologie coloniale oir s'dlaborent et

s'exp6rimentent les Appareils iddologiques d'Etat, que l'6crivain a subi

un <dressage> ethnologique qui l'a marqu6 pour toute la vie: < Feraoun

et ses condisciples, dcrit Fanny Colonna, regurent donc les demidres

flamb6es de cet enthousiasme ethnologique qui, n6 dans l'armde avec la
seconde moiti6 du l9i''" sidcle, se poursuit au d6but du sidcle dans les

milieux universitaires et para-un iver. ituir"rl 5 r.
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Le recours 6galement aux langages autobiographiques chez Feraoun,

surtout dans son premier roman, favorise tout particulidrement la

description minutieuse de l'univers traditionnel de l'enfancel6.

Homme-frontidre, ou passeur de cultures, Feraoun s'attache i ddcrire

les manifestations extdrieures d'une culture traditionnelle propre au

groupe de montagnards, isol6 dans le temps et dans l'espace et coup6es

de toute historicit6. L'accent est mis essentiellement sur les survivances,

les us et les coutumes, Ies travaux et les jours. Pour garantir le ( pacte

ethnographique >, qui ndcessite la prdsence du regard ext6rieur, plus ou

moins objectif, plus ou moins attentif, d l'< 6tranget6 >. L'auteur introduit
le regard du <touriste> (destinataire) dans Le Fils du pauvret1. Pour les

deux autres romans, Za Terre et le.Sczg (1953)18 et Les Chemins qui
montent (1957)t9, la caution extdrieure est reprdsentde par l'6migr6,

la femme frangaise et la jeune chr6tienne. Ainsi, l'Autre, l'6tranger (en

l'occunence le Frangais) est le seul i conferer d cette vie sens et signification.

Evoquant cette obsession de l'Autre, dans Le Fils du pauvre, Charles

Bonn icrit: < Aussi le retoumement du regard exotique des touristes qui

annonce le narrateur au chapitre I (...) n'en est pas v6ritablement un. En

plaidant pour plus de r6alisme au nom de la seule banalit6 du r6firent, le

narrateur ne sort pas de l'illusion r6aliste. Il la renforce au contraire, en

consolidant le point de vue choisi, qui est celui du visiteur, m6me rectifi6.
(...) C'est toujours de ce visiteur que la caution et le jugement sont

sollicitds. Et c'est dgalement de ce dernier que sera satisfaite la curiosit6

ethnographique, puique le roman commence par des descriptions <standardr>.

De la m6me fagon, le discours ethnographique intervient souvent dans le

rdcit singulier pour en gdndraliser le sens2o\,.

Son deuxidme roman, La Terre et Ie .Sang, comme l'indique le titre,
tente de concilier deux exigences compl6mentaires : l'ethnographie et

l'ethnologie i travers une fusion du g6nie du lieu et de l'esprit de la race.

Autrement dit, la territorialit6, dans son autarcie, n'acquiert sa v6ritable
signification que dans la mesure of elle est I'expression d'une personnalit6

ethnique. Victime du <myhe kabyle>, pidce maitresse de l'id6ologie
coloniale en Alg6rie, Feraoun extrait d'une manidre agressive cette rdgion

de son environnement national qui lui fournit son cadre naturel. Les

critiques n'ont pas manqu6 d'observer que l'auteur, toujours consdquent

avec lui-m6me, occulte et tait tout ce qui a trait ir la dynamique sociale et
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aux mutations profondes de la soci6td algdrienne dans son ensemble.

Obs6dd par <l'archaisme>, il reproduit une vision fixiste et stdrile du
monde. D'ailleurs, au plan ethnologique, cette vision est dangereuse et
draine le pire, comme l'explique J. Devereux: (toute ethnie incapable
d'admettre ce fait dldmentaire se condamne elle-m€me dissociativement,
i d6river lentement, en tant que (systdme clos), vers un manque de sens

total. Ce faisant, elle se fait d6river elle-m6me et I'humanit6 toute entidre
pour aboutir i un arr€t total, et annihile graduellement I'individu qui, se

rdclamant d'une telle identite ethnique purement dissociative, se rdduit
lui-m€me i une simple un idimensionnalitd2l>.

Dans son troisidme rontan, Les Chemins qui Montent, ptrblil en 1957,
en pleine r6volution, l'auteur fait la sourde oreille, au cataclysme qui
frappe la socidt6 algdrienne. Ainsi, il est toujours question de description
ethnographique des us et coutumes d'un village isold du monde et restd a

l'abri des secousses de l'histoire. Comme I'actualit6 sanglante dicte un
autre discours qui serait adaptd aux nouvelles r6alit6s. ce roman fut
sdvdrement critiqu6 par les nationalistes. Un Frangais, militant en faveur
du FLN, r6agit violemment contre ce roman en 6crivant un article
< incendiaire > dans la revue marocaine Ddmocrate (1" Avril 1957) et

dont le titre est trds significatif i cet dgard : <Les Chemins qui montent
ou le roman d'un faux monnayeur).

L'auteur de l'article condamne sdvdrement le roman de Feraoun en lui
reprochant sa soumission i l'id6ologie coloniale et son mutisme devant
les crimes de Ia colonisation. Pour lui, ce roman sert directement la cause

de l'oppresseur. Il 6crit: <Un drame sentimental dans un village kabyle,

un village boucl6 sur lui-m6me, plaqu6 en haut d'une colline en dehors de

l'histoire. (...) Tandis qu'avec ses camarades, l'intellectuel alg6rien fait
la r6volution le pense-petit du village, lui, fait son journal intime. (...)
Les chemins qui montent? Mais non ! Les chemins qui glissent tout
doucement vers le gouffre. Roman d'un rate, qui est aussi un roman

,))rate )).

Feraoun ne s'est pas content6 de figurer l'univers ethnographique par

le biais de la reprdsentation romanesque, il a choisi aussi de faire oeuvre
de pur ethnographe en consacrant un livre intitul6 <Jours de Kabylie>
(illustrd par les dessins de Brouty) i la description ethnographique des us
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et coutumes de sa r6gion natale. II esquisse alors les contours de tout un
mus6e traditionnel : il est question du village, de Ia DjemAa, de Timchret.
du march6, des bergdres, de la fontaine et des travaux quotidiens.

Sartre parlerait, d ce propos, de <mauvaise conscience), d,autres
6voqueraient <l'alidnation culturelle>, certains y verraient le drame de
l'ecrivain colonisd tiraill6 entre deux impossibilites qui se neutralisent
mutuellement : le monde du colonisateur et le monde du colonisd.

Mais l'exigence d'une rigueur m6thodologique et 6pistdmologique
ndcessite la prise en compte de certains paramdtres indispensables d
l'intelligence de cette euvre. Les thdories de la lecture nous invitent
aujourd'hui i adopter certain relativisme pour saisir la signification
profonde de l'ceuvre. En effet, le critique qui replace ces textes dans leur
historicit6 rdelle ne peut que < comprendre > la d6marche de Feraoun, et
peut-Ctre lui rendre justice. Ce dernier, se mouvant, dans un espace satur6
et occupi exclusivement par le roman colonial, se trouve condamnd a la
litote, au non-dit, au mode allusifet d l'dcriture de la < clandestinitd >. Le
renversement de la dialectique du M6me et de l'Autre qui sous-tend son
Guvre a permis I'dmergence (certes timide) d'une parole autochtone
autre. L'occultation du colonisateur peut m€me 6tre interpr6t6e comme
un meurtre symbolique de I'Autre, comme le suggdre Marc Gonlard :( Si
les Frangais sont totalement absents de ses r6cits, peut-dtre faufil voir li
justement une volonte de ndgation de I'Autre, une sorte de meurtre
scriptural du colonisateur dont la pr6sence est effacde et I'influence
profond6ment nide. (...) En outre, les rdcits de Sefrioui. comm€ en
Algdrie, ceux de Mouloud Feraoun, t6moignent d,une affirmation de son
< moi > culturel. II senrble aujourd'hui dvident que la tiche des premiers
6crivains maghrdbins de langue frangaise ait dti de rdagir contre Ia
litt6rature des Frangais sur Ie Maghreb (24\>.

Une ceuvre romanesque ne nait pas du vide. Il lui faut un moddle, une
sorte de fil d'Ariane pour accomplir ce parcours initiatique, s, individualiser
et dmerger i la vie romanesque. Ce moddle authentifiant qui sert de point
d'appui d l'ceuvre de Feraoun est le roman colonial qui a fourni i Ia
colonisation les cat6gories iddologiques et esth6tiques de sa l6gitimation.
Il y a donc une sorte de surd6termination au plan de la th6matique et au
plan de I'expression. Car l'espace de la parole fait partie du monopole de

Mouloud Feraoun...
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l'Autre: <Le fascisme, disait Barthes, ce n'est pas emp6cher de dire.

mais, c'est obliger i dire>. En effet, la colonisation n'est pas seulement

celle de la terre, de l'espace et de l'environnement. Elle est aussi celle du

dire, du sentir et du rifldchir.

Le discours de Feraoun est donc surd6term6nin6 par les conditions de

sa production et de son dnonciation. Mais la linirature n'est jamais

univoque et monos6mique. La polys6mie est une donn6e consubstantielle

ir la litt6rature. M€me le roman i thdse, en d6pit de son didactisme et de

sa transparence, ne peut 6vincer totalement l'ambiguit6 et la polys6mie de

l'auvre. D'ailleurs, I'euvre s6crdte sa propre iddologie qui ne coincide

pas n6cessairement avec celle de l'auteur, comme I'a montr6 Lukacs dans

ses itudes sur Balzac. Ainsi la lecture au premier degr6 des ceuvres de

Feraoun ne restitue pas tous les enjeux de cette probl6matique. Elle

aboutit souvent i une condamnation pure et simple de ces productiotls

dont la signification est r6duite d une simple reproduction (naive) et

<ali6n6e> de I'id6ologie coloniale. Les avanc6es mdthodologiques de la

critique moderne nous invite ir une relecture de l'ceuvre f6raounienne en

tenant compte des apories et des contradictions intrinsdques d I'Guvre'

Cette dernidre doit se lire d plusieurs niveaux : niveaux du discours

manifeste, niveau du discours latent, niveau du r6cit ainsi que celui de

I'Histoire, de la langue et de l'6criture.

Par ailleurs. les deux romans de Feraoun s'achdvent sur des d6nouements

tragiques (mort des deux personnages principaux). Ces deux issues

condamnent implicitement le systdme colonial, dans la mesure of elles

suggdrent l'impossibilit6 pour l'autochtone (notamment l'assimil6) de

s'assumer en tant qu'humanit6 dans un contexte colonial.

Feraoun, qui est pass6 maitre dans l'6criture ethnographique, ne laisse

pas les autres indiff6rents. ll est vite rejoint par Mouloud Mammeri, un

autre chantre du g6nie de lieu et de la tradition culturelle- montagnarde'

Mammeri est ne au roman avec La Colline oubtiie (1952)2s, qui marque

un toumant dans I'affermissement de cette jeune litt6rature romanesque

alg6rienne (on 6voque souvent la g6n6ration (1952)'

Trds imprdgn6 d'humanit6s classiques et de litt6rature des lumidres, le

romancier nous d6crit avec beaucoup de po6sie ce monde 6trange, insolite
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et envoitant des mcurs ancestrales restdes inlactes d I'abri de la
civilisation moderne.

Aux motifs f6raouniennes, repris dans le texte, l'auteur ajoute toute
une vari6t6 de thdmes, d'images, de figures, de myhes et de symboles. A
la froideur de la description f6raounienne, l'auteur pr6fdre le r€ve,
l'6motion, le tragique et l'enchantement. MCme le destin des personnages

r6pond en 6cho aux thdmes dternels de la tragddie grecque.

Le roman de Mammeri s'inscrit (dialectiquement, il est vrai) dans la
continuitd du roman ethnographique de coloration exotique. L'univers du
paysan est gouvern6 par une dur6e atemporelle. Un monde d l'6tat de
nature oil l'6tre humain se confond avec les rdgnes vdgdtal, min6ral et
animal. Une vie indiff6rencide qui rappelle, en quelque sorte, les
harmon ies mythiques relatives aux rdcits des origines et de l'illo tempore.

L'accueil r6serv6 aux romans de Feraoun et au premier roman de
Mammeri, par la M6tropole, est laudatif dans l'ensemble. En effet, cette
critique voit dans ces romans un exemple 6clatant de la rdussite et du
triomphe de I'6cole frangaise et de la mission civilisatrice de la France en
Algdrie. Des prix litt6raires leurs sont d6cernds en France, comme en
Algirie, une manidre de rdcuperer cette littdrature <mineure> et renforcer
sa ddpendance vis-i-vis de la litterature du (Centre) qui ddtient
exclusivement le monopole de la reconnaissance.

Quant ir la critique nationaliste alg6rienne, elle f'ut particulidrement
s6vdre et indignde d l'encontre de Mantmeri accusd de passdisme, de
r6gionalisme, voire de soumission au colonialisme. Mohamed-Cherif
Sahfi titre, dans Le Jeune Musulntan, <La Colline du reniement26>, pour
d6noncer sdvdrement ce roman. Mostefa Lacheraf parle, i. ce propos, de
<< La Colline oublitie ou les consciences anachron iques2T >>. Ces critiques
virulentes ont touchd de plein fouet I'6crivain qui change radicalement
d'optique dans son deuxidme roman <Zc Sblr meil du juste>> ( 195 5)28 pour
opdrer tout un travail de distanciation et de subversion des langages
ethnographiques. Dans ce roman, il n'est plus question de la cl6ture d'un
espace coupd arbitrairement de son environnement nourricier et salvateur.
L'Algdrie, en tant que patrie, nation et soci6t6 constitue le cadre global de
I'Histoire. C'est l'Alg6rie toute entidre, qui souffre et lutte, qui est rnise
en cause. Les anciennes appaftenances tribales et 169ionales s'effacent au
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profit de I'appartenance nationale. C'est le crdpuscule d'un monde qui

meurt pour laisser naitre une nouvelle humanit6. C'est l'emergence de ce

que Jacques Berque appelle <<L'Orient second>>. Il est vrai que le temps de

Ia d6colonisation a commencd. Avec Dib et surtout Kateb Yacine,

l'ethnographie sombre dans les oubliettes de l'Histoire. La parution de

Nedjma en 19562e marque un tournant dans le processus de d6colonisation

des formes et des langages romanesques. Le choix, d6ji, d'une 6criture

hermdtique moderniste et non r6aliste interdit toute vell6it6 exotique ou

ethnographique. Car le discours ethnographique ne peut se d6velopper et

s'6panouir que dans le cadre de la figuration r6aliste.

Nedjma, en tant qu'dcriture r6volutionnaire (dans le sens plein du

terme) s'6mancipe totalement du poids de l'h6ritage ethnologique tant

colonial qu'autochtone pour exp6rimenter les pratiques scripturales les

plus riches et les plus novatrices pour rendre compte de la ddflagration du

monde et de la violence de l'Histoire. Ainsi les discours romanesques

dominants et ayant trait d la figuration de I'Alg6rie s'dcroulent alors les

uns aprds les autres en perdant leur l6gitimitd de jadis. La subversion

kat6bienne est totale. Elle affecte tout: style, langue, genre, narrativit6,

structure, expression, forme, contenu, m)4he, symbole, etc. Car le projet

kat6bien vise i fonder un imaginaire autre et inddit sur les d6combres de

l'imaginaire colonial.
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