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Le roman de Tahar Benjelloun, l'Enfant de sable, esl le rfcil
d'une aventure tragique et individuelle et en ce sens, il s'agit bien

d'un roman. Pourtant, ce texte classd r6solument dans le genre

romanesque, (la mention "roman" sur la premidre page de couverture

en est la preuve), s'apparente beaucoup plus d un conte'

L'organisation complexe de la narration, les principaux

nanateurs qui se prdsentent souvent comme des conteurs racontant

chacun 2r iu fagon une histoire singulidre et 6nigmatique nous

entraine dans un univers de mots qui plus d'une fois 6gare

le lecteur qui ne sait plus si I'histoire racont€e, celle de cette fille

(ia huitii:me de la famille de Hadj Ahmed qui avait d6cid6 qu'elle

serait un gargon) est une histoire qui pounait €tre vraie ou bien une

l6gende q-ui se tiansmet au fil des ans et par divers protagonistes'

Notre 6tude se propose de montrer la parent6 de ce roman

avec le conte, non seulement a ravers les proc6dds de nanation mais

aussi au niveau de toute une symbolique qui est propre 2r la parole

contique universelle et plus sp6cifiquement maghr6bine'

Par ailleurs, l'importance des r6f6rences d l'6crit d travers tous

les signifiants suivants : livre, journal, caltiy-, lgrre.slondance'
manuicrit, nous amdnent ir penser que la vdritable histoire qui nous

"ri 
nurre.'"tt celle de l'6criiure et du travail de l'dcrivain en qu6te

d'une forme ir mdme d'exprimer des r6alitds difficiles d vivre

et e dire. Car, nous dit le conteur << les mythes et les l|gendes sont

plus supportables que la sticte rdalitd ' > (p'208)

Le jeu narratif

Qui raconte I'histoire d'Ahmed -Z'atra" de cette fille que les parents

vont 6lever comme un gargon et qu'ils pr6senteront a tout le monde

comme leur fils tant attendu ?

Dans l'incipit, un narrateur exm di6g6tique, anonFne' s'exprimant

ir la troisidme pirron ," du singulier et d I'imparfait amorce le r6cit'

Il d6crit un personnage myst6iieux, sans nom' identifi6..seulement

;;-i; p;;. persJn.,el- de Ia troisidme personne "il"' Retir6

iu .or;., "il" 6crit dans un grand cahier "son joumal intime

ses secrets" (P.9).
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Ce personnage est en effet pr6sent6 comme une 6nigme.
L'interrogation pos6e par le narrateur dans ce premier chapitre
du roman: "Et qui fut-il ?" (p.12), laisse le lecteur dans l'expectative
et donne la parole au conteur qui prend [e relais de la narration
d travers I'usage de la premidre personne et qui dds Ie d6but de son
r6cit saura mdnager la curiosit6 de son auditoire.

L'introduction du conteur, figure repr6sentative de la tradition
orale dans les soci6t6s oir la transmission orale est plus usit6e que
l'6crit, emichit le texte d'une dimension narative inspir6e de la culture
originelle de l'6crivain et est annonciatrice du caractdre fabuleux
de I'histoire qui va 6tre contee, histoire elle-m6me ayant pour sujet
d l'origine la supercherie du pdre concernant l'identitd de son
demier enfant, la fabulation de cet homme obs6d6 par l'impossibilit6
d'avoir une descendance m6le.

Ce premier conteur apparait dans le roman cotrrme un personnage

de th6Atre sur une scdne : la place publique de la ville. Adoptant
la posture classique du conteur populaire sur les places de march6
au Maghreb, en Afrique, il est celui qui gardera la parole le plus
longtemps dans le roman.

Apparu au milieu du premier chapitre, il est prdsent tout
au long du roman juqu'au chapitre 14 oir le nanateur extra didgdtique
annonce sa mort. Il reparait au demier chapitre of il explique son
dclipse et ddment en quelque sorte le nanateur qui nous avait donnd
une autre version de sa disparition. Cette erreur du nanateur rdvdle
que celui-ci n'est plus tellement maitre de son r6cit puisque le personnage
du conteur semble lui 6chapper, r6v6lant ainsi que sa mdmoire peut
aussi lui faire d6faut.

Dds son entrde, le conteur se prdsente cornme une sorte d'initi6,
d6tenteur d'un savoir occulte qu'il va tenter de transmettre d ceux
qui voudront bien le suivre dans le d6dale des mots et qui voudront
bien croire d l'histoire qu'il va leur narrer. Pour gagner la confiance
de son public, il institue une relation de dialogue avec l'assistance
qui l'6coute mais aussi avec le lecteur qui se trouvent tous deux
simultan6ment et r6gulidrement interpell6s. Plusieurs marques dans
le texte rendent compte du caractdre interlocutif de ce discours :



66 "Al'Addb wa Llughaf', N"4/2010

- le passage des temps de la narration d ceux du discours.
Ainsi, Iorsque le conteur invite son auditoire d combler les blancs
de l'histoire :

p.41 "C'est une pdriode que nous devons imaginer, et, si vous
Ates prAts d me suiwe,.je vow demanderai de m'aifur d recorxtituer
cette dtape dans nolre histoire".

p.54 <0 mes compagnons! Notre personnage nous dchappe.

[...] Ce revirement brutal, cette violence soudqine m'inquiitent
et je ne sais oi cela va nous mener."

- l'apparition dans le texte de l'interlocuteur i travers I'emploi
des pronoms de la premidre et de la deuxidme personne :

p.13 <<"Soyez patients; creusez o\)ec moi le tunnel de la question
et sachez attendre..."

p.43 "Vous Aks libres de croire ou de ne pas croire d cette
histoire. Mais en vous qssociant d ce rdcit, je voulais juste dvaluer
votre i ir?t."

- I'usage it6ratif du vocatif :

p.l3 <0 gens de bienl"

p.25 <<0 mes amisl"

p.4O <<0 hommes du crdpuscule!"

- la relation de complicit6 6tablie sans cesse pe le conteur
avec son public.

Ainsi, l'utilisation du pronom personnel de la premidre personne

du pluriel et de I'adjectif possessif de la m6me personne insiste sur
cette n6cessaire collaboration de tous pour parvenir d d6couvrir
la vdritd sur le personnage hdros de l'histoire et rappelle, a tout
instant, au fur et d mesure que l'on avance dans cette quete, que

le conteur n'est rien sans son public. C'est pourquoi le conteur
invite ce demier d le suivre dans son histoire et s'efforce de le faire
participer d l'6laboration de cette demidre. Une sorte de situation
de communication interactive s'institue :
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p.4l "C'est une pdriode que nous devons imaginet' et,

si vous AEs prAts d me suivre, je vous demanderai de m'aider

d reconstituer cette itope dans note histoire. Dans le livre, c'est

un espace blanc, des pages nues laissdes en suspens, ofertes
d la libertd du lecteur. A vous !"

Le conteur dialogue ainsi avec son public, partageant sa parole

avec lui; Il joue le r6le du podte populaire tel qu'il en existe

en Afrique, au Maghreb. A ce propos. nous pourrions rappeler

ce que Mouloud Mammeri dit du podte dans la socidtd berbdre

en particulier concemant prdcis6ment cet 6change entre lui et son

public :

<Le rapport public-podte est tel qu'une performance
podtique peut Ate viritablement une piice joude d deux, le poite et

son public. Le podte n'est pos seul d crder. Je oois qu'il est poussri

por son pubtic, par une espice d'appel de son public, auquel

il ripond. >' .

Mais s'il y a 6change verbal entre le conteur et ses auditeurs,

on remarquera que les interrogations successives et r6p6t6es restent

souvent sans r6ponses. L'histoire qui nous est contde est effectivement
une 6nigme. Or, il semble que selon les propos de Diane Rey-
Hulman, < En Afrique, il n'y a qu'un seul terme pour ddsigner
les devinettes et les contes [...J. Lo devinette dlant- une forme
minimale du dialogue ; une question/une rdponse. >'. Le terme

"secret" habite en permanence le texte. Un des objets de la fiction
sur lequel repose l'histoire m€me d'Ahmed-ZaYra,le cahier-joumal
de celuici, est qualifi6 de "livre du secret". Ce manuscrit, recueil
des fantasmes et des d6sirs d'Ahme{ t6moigrrage de ses soufftances

identitaires est le texte dont se sert le conteur pour reconstituer
l'histoire de ce personnage factice, histoire difficile d raconter,
d6fiant I'or&e naturel et l'ordre dtabli. C'est pourquoi elle ne dewait
pas 6tre divulgude.

Le conteur se pr6sente comme d6tenteur de cette histoire car

il dit poss6der ce cahier joumal dont il lit trds souvent de longs
passages ir son assistance. Ainsi, par ce proc6d6, se substitue d sa propre

voix celle d'Ahmed-Zahra, l'auteur du joumal qui raconte son

malaise identitaire avec sa mdre d'abord puis avec son pdre lors

de ses sorties au bain et dgalement lors de l'apparition de ses menstrues.
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Pourtant l'histoire qui nous est contde prenant appui selon
le conteur sur l'6crit d'Ahmed n'est pas n6cessairement vraie; elle
est souvent reconstitu6e en faisant appel d l'imagination du conteur
et de ses auditeurs.

Mais le narrateur nous entraine dans diverses versions
de la m6me histoire en introduisant d'autres conteurs. Le second est
le beau-frdre d'Ahmed qui se pr6vaut de ddtenir la v6rit6 et de
possdder le v6ritable journal d'Ahmed. Il introduit ainsi un doute
sur la v6racit6 de l'histoire racont6e par le premier conteur. A son
tour, il prend la parole pour dire ce que le prdc6dent conteur a peur
de dire: une sdquence de la vie d'Ahmed lorsque celui-ci d6cide
d'aller jusqu'au bout de son aventureuse destin6e, le mariage
d'Ahmed avec Fatima, femme infirme souvent en proie i des crises,
ne pouvant elle aussi assumer sa fdminitd, dtant en quelque sorte
le double d'Ahmed. C'est cette perception que celui-ci r6vdle dans
sa correspondance :

<Je ddlirais en silence, riussissant d rejoindre ses pensdes
et m?me d les reconnaitre comme si elles ovaient dtd dmises par
moi. C'dtait ld mon miroir, ma hantise et mafaiblesse.> (p.77).

Ce r6cit va d6clencher une autre histoire rapport6e par
un homme de l'assistance : l'histoire de Antar, un chef guerrier
valeureux dont on ddcouvre a sa mort la vdritable identitd: il 6tait
en fait une femme. Le conteur reprend le fil de cette histoire puis
ir la suite d'une question posde par quelqu'un du public il revient
d l'histoire d'Ahmed. Mais celle-ci nous est alors transmise par
la correspondance de ce dernier avec une personne anonyme
i laquelle il raconte ses tourments et ses ddsirs de femme.

Puis durant deux chapitres, [e conteur continue mais sa voix
s'efface le plus souvent devant celle de son h6ros qui d6sormais
s'exprime au f6minin comme si son €tre f6minin reprenait le dessus.

Au chapitre 14, le narrateur nous informe de [a disparition
du conteur mais comme il est dit qu'une histoire est faite pour efte
racontie jusqu'ou bout 1p.136), trois des plus fiddles auditeurs
se proposent de la terminer : le premieq Salem donne donc une version
atroce de la mort de Zahra ; le second, Amar fait parler autrement
le personnage et imagine une mort plus douce. Quant d Fatouma,
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elle racontera sa propre histoire curieusement semblable d celle
du h6ros de notre rdcit, jouant d vivre dans le corps d,un homme,
<<d Atre dans le rAve et d faire de [sal vie une histoire entidrement
inventde, un conte qui se souvient de ce qui s'est rdellement passd.>>
(p.l 68) Ainsi, trois autres voix, trois autres versions.

Intervient d ce momentJd un aveugle qui les avait tous 6cout6s
et qui d son tour raconte sa rencontre avec une femme dont la voix
d'homme lui rappelait celle d'un personnage d'un conte des Mille
et une nuils mais aussi une femme qu'il avait c6toyde autrefois dans
une bibliothdque, 6nigme elle aussi d d6chiffrer.

Le roman se termine sur la voix du conteur professionnel qui
rdapparait aprds avoir disparu durant six chapitres.

Ainsi, sept conteurs se succddent, chacun d,eux prdtendant
d6tenir la v6rit6, diversifiant d l'infini le parcours narratif du hdros.
Ce n'est plus une seule histoire qui nous est nan6e mais mille
et une histoires, un rdcit en ddclenchant un autre. Le rapprochement
avec les contes des Mille et une nuits nous parait dvident et ce proc6d6
narratif tient en haleine le lecteur impatient de connaitre l,issue
du rdcit.

D'ailleurs cette rdfdrence culturelle n'est pas exclusivement
rep6rable au niveau du systdme narratif. En effet, ces contes
my'thiques nourrissent le rdcit que Tahar Benjelloun et ses d6ldgu6s
dans la fiction construisent de toutes pidces. Ils sont convoqu6s
plus explicitement vers la fin du roman par le troubadour qui
s'associe d cette chaine de transmission :

<ll me semblait avoir ddjd entendu cette voix dans un cles
livres que j 'avais lus. C'dtait, je crois, dans un des contes des Mille
et une nuits, I'histoire de cette servante nommde Tawaddud>>
G,174).

Ainsi, nous sommes sans cesse interrog6s par ces diverses
voix qui nous donnent d entendre des histoires d la fois diffdrentes
et similaires, des histoires qui se superposent et dont certains
details se recoupent.
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La symbolique du conte

Autre raison de penser que cet 6trange r6cit emprunte au

genre du conte, c'est le caractdre merveilleux qui se trouve inscrit

d travers un certain nombre d'indices narratifs.

Commengons par le titre du roman de Tahar Benjelloun,

L'Enfant de sable: celui-ci n'a rien de d6notatif; Il ne rdfdre pas

d wr dldment de la rdalit6. Bien au contraire, il reldve de l'imaginaire.

Un enfant de sable, ga n'existe pas ! Except6 peut-0tre dans

les contes. Ce titre donc aur6ole de merveilleux le r6cit qu'il
annonce. C'est en tout cas ce que I'on pourrait penser avant

d'entrer dans le texte du roman.

Par ailleurs, la technique de nanation du conteur qui consiste

d raconter chaque jour un fragment d'histoire et qui remet la suite

de celle-ci au lendemain s'apparente fort d la strat6gie narrative

de Shahrazade, la conteuse des Mille et une nuits.

Fin du chapitre I : <A pr6sent vous en savez assez. Il vaut

mieux nous quitter avant que le ciel ne s'enflamme. Revenez demain

si toutefois le livre du secret ne vous abandonne., (p.13)

Fin du chapitre 2 : <Je m'en vais sur ce fil. Si demain vous ne

me voyez pas, sachez que l'ange aura bascul6 du c6t6 du pr6cipice

et de [a mort. > (p.27)

Fin du chapitre 3: <0 hommes du cr6puscule ! Je sens que

ma pens6e se cherche et divague. Sdparons-nous 2r l'instant et ayez

la patience du pdlerin l> (P.40)

D6but du chapitre 10: <Vous n'6tes pas nombreux d suivre

avec moi l'histoire de cet homme; mais qu'importe le nombre.

Je sais pourquoi certains ne sont pas venus ce matin [...]> (p. 107)

Enfin au demier chapitre il ne faut pas s'attendre ?r ce que

la fin de 1'histoire nous soit d6voil6e. Au lecteur et au public dans

ta fiction d la ddcouvrir ou plut6t d l'imaginer :

<Si quelqu'un parmi vous tient 2l connaitre [a suite de cefte

histoire, il devra interroger la lune quand elle sera entidrement

pleine.> (p. 209)
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L'absence de fin signifie que ce r6cit est un texte ouvert qui
fait du lecteur ou du public du conteur un acteur et non un etre
passif, un podte d son tour lisant dans le livre du monde, faisant
parler les signes, lib6rant le r6ve et I'imaginaire.

Autre d6tail qui rappelle l'univers du conte sont les formules
d'ouverture et de cl6nfe que l'on trouve dans les contes maghrebins
et qui prennent pour image le fil ou le ruban que le conteur
ou la conteuse ddroule, qui nous fait d'ailleurs songer d ce fameux
fil d'Ariane qui permit d Thds6e de retrouver son chemin dans
le labyrinthe. Or le labyrinthe est ici l'histoire de ce myst6rieux
personnage hors du commun. C'est aussi le roman de Tahar Ben
Jelloun si I'on se r6fdre d ce que dit le troubadour (p.178) :

<Et puis un livre, du moins tel que je le congois, est un
labyrinthe fait d dessein pour confondre les hommes, avec l'intention
de les perdre et de les rarnener aux dimensions 6troites de leurs
ambitions. >

Cette image est pr6sente dans le discours du conteur, d chaque
reprise de I'histoire :

- Chapitre 3: <Cela fait quelques jours que nous sommes
tisses par les fils en laine d'une mdme histoire >. (p.29)

- Chapitre 12: <Vers l'arridre, non de la scdne, mais de cette
histoire un ruban large et multicolore se ddploie t...1 (p.125)

- Chapitre 14 : <lls se sont dispers6s depuis que le fil de cette
histoire s'est rompu. > (p.135)

Un autre motif propre i l'univers contique est le chiflre sept.
Celui-ci nous est assez familier car il est trds pr6sent dans le texte
coranique. Il est 6galement li6 d de multiples traditions dans notre
soci6t6 musulmane. Il est enfin souvent usit6 dans les contes
et l6gendes de nombreuses civilisations. Awsi, le recours d ce chilfre
dans le roman n'est pas fortuit. Son empreinte magique est ind6niable.
Il rythme le r6cit tel un leitmotiv. La premidre occurrence (p.13)
se trouve dans le discours du conteur qui explique de fagon m6ta-
phorique [a structure d'ensemble du livre d'Ahme d-Zahra :
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<<Sachez que le livre d sept portes percdes dans une murqille...
Je vous donnerai au.fur et d mesure les clds pour owrir ces portesD.

Les titres de certains chapitres portent le nom de ces sept

portes. Chacun de ces chapitres est une porte que le conteur doit
nous aider d ouvrir pour pdn6trer dans une pdriode de la vie du

h6ros/h6roine. Le talent du conteur consistera d entrainer son public
(lecteur ou auditeur) dans la ddcouverte de cette histoire aventureuse

et inoui'e.

Ainsi, au chapitre 2, La porle du jeudi introduit la s6quence

de la naissance d'Ahmed. La porte du vendredi nous invite i visiter
son enfance. Au chapitre 4, la porte du samedi s'ouwe sur la phase

d'adolescence, la pdriode la plus trouble et [a plus complexe, celle

de la pubert6 oir l'adolescent(e) prend conscience de son ambiguit6,

de la dilficult6 d'assumer imperturbablement le r6le que son pdre

lui a imposd de jouer.

Et pourtant, c'est d ce moment-le qu'il d6cide de transformer

cette contrainte en une volont6 d6lib6rde de devenir le sujet de son

destin et d' < aller jusqu'au bout de cette histoire > (p.51).

C'est le chapitre 5, Bab El Had qui repr6sente la porte limite
au seuit de laquelle le hdros doit assumer de son plein gre le ddtoumement

de sa personnalit6. Mais Bab El Had est aussi la porte qui devient

pour le conteur celle qui risque de l'entrainer trop loin dans cette

hi.toire; elle est la limite dont le ddpassement peut causer la fin
de son personnage. En effet, Ahmed commence i prendre son r6le

d'homme au s6rieux au point de vouloir prendre femme. L'histoire
cornmence, i ce niveau-ld, i se compliquer. Celle que le pdre a inventde

pour Ahmed ne se d6roule pas tout d fait comme il I'avait pr6vu

et le personnage qu'il a cr66 semble lui 6chapper. Jusque l4 les 6tapes

s'enchainaient selon une logique temporelle naturelle, symbolis6e
par la succession des jours elle-mdme signifi6e par les quatre

premidres portes. A partir de li le conteur nous avertit que la nanation

va quelque peu toumer en rond < dans une rue circulaire n (p.62).

La cinquidme porte est la porte oubli6e introduisant le sixidme

chapitre. Elle s'ouvre sur le t6moignage d'un parent du personnage.

Celui-ci d6voile un individu qui tient des propos incompr6-

hensibles, qui s'exprime par m6taphores et qui laisse deviner

le trouble de sa conscience.

"Al'Ad6b wa Llughaf', N'4/2010
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La porte emmur6e du chapitre suivant repr6sente l,impossibilit6
pour Ahmed de sortir du traquenard qu'il s'est tendu lui-m6me.
Cette porte n'est en aucun cas un passage lib6rateur car I'option
du mariage ramdne le personnage vers son enfermement, le place
face d lui-m6me, Fatim4 l'6pouse, lui tendant le miroir de son infirmitd.

Enfin, la demidre porte est celle qui cl6t le r6cit. C,est la porte
des sables, titre du demier chapitre (n.19) qui rime avec le titre
du roman et qui imprime au texte une certaine circularit6 du sens,
les sables r6f6rant A l'espace du d6se(, celui of nulle trace ne
s'imprime, lieu de l'enance par excellence, lieu de l,imaginaire
aussi. Cette porte est une non-cl6ture, elle est une invitation au
voyage.

Si les sept portes dessinent le parcours existentiel aventureux
et hasardeux d'Ahmed-Zahra, elles font aussi entrevoir un mystdre.

Comme il est soulign6 dans Le Dictionnaire des symbolesa,
le chiffre sept indique 6galement le passage du connu i l,inconnu.
Ainsi, ne peut-on pas pr6voir sur quoi ouvrira chaque porte. Dans
notre rdcit, elles apportent un dclairage sur une partie de la vie
d'Ahmed-Zahra. On passe en effet chaque fois d une phase de sa
vie et chaque r6cit qui nous est cont6 ajoute quelque chose d,inddit
d ce qui nous a 6t6 ddji ddvoil6.

Le chiffre sept apparait encore plusieurs fois dans le rdcit :

Le pdre < avait emmend sa femme sdjourner dans un marabout
durant sept jours et sept nuits r. (p.1S)

La mdre touma avec l'enfant < sept fois autour du tombeau
en priqnt le saint d'intercdder aupris de Dieu > (p.31).

A la fin du roman, il revient dans le discours du premier
conteur :

<<Si notre ville a sept portes, c'esl qu'elle a dtd aimde par
sept sdints > (p.202).

Il est encore prdsent dans la demidre voix conteuse, celle
d'une femme, nidce d'Ahmed qui transmet au conteur I'histoire
de son oncle et qui lui demande d'6tre le maillon de cette transmission :

L'Enfant de sable ...
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<<Transmettez le rdcit en le faisant passer par les sept iardins
de I'dme> (p.208).

On sait que le chiffie sept a non seulement un caractdre mlthique

mais aussi mystique puisqu'on le retrouve dans toutes les religions

comme symbole d'r'ule totalitd parfaite et comme nombre f6tiche

dans certaines pratiques religieuses. Aussi, la demidre image i laquelle

il se trouve associ6 dans le roman : les sepl jardins de I'dme, n'est
pas sans rappeler l'imagerie mystique 6maillant les textes sacr6s,

en particulier le texte coranique: les sept cieux, les sept teres,
les sept portes du Paradis, sans compter les sept sens que les mystiques

musulmans accordent au Coran. Cette coloration mystique ne doit
pas nous surprendre dans un texte qui a des allures de conte.

Le texte religieux aussi n'est pas exempt d'6l6ments merveilleux ;

II est aussi comme le conte un discours construit sur des images.

La parabole de l'6criture

Au-deld de I'histoire de ce double personnage, conjugaison

du masculin et du f6minin, c'est tout le travail de l'6crivain qui est

mis en scdne, toute la probl6matique de l'6criture qui est pos6e.

Il faut tout d'abord rappeler que cette histoire A l'origine est

archiv6e dans Ie cahier d'Ahmed-Zahra, dans ses letftes d wr correspondant

inconnu. L'histoire source est donc un ensemble d'6crits qui vont

devenir la matidre des contes transmis par les diffdrentes voix qui

se relaient dans le roman de Tahar Benjetloun' Partir de l'6crit pour

le uansformer en parole conteuse et faire de cette variante de la tradition

orale un 6crit romanesque, c'est ld le tour de force de l'dcrivain'
Ce demier n'invente rien. Il puise dans ses lectures du rdel la substance

de ses livres et par un agencement des faits, un arrangement de mots,

par sa puissance imaginative, il nous donne i lire une certaine

rdalit6, celle de la soci6t6 ?r laquelle il appartient.

Car, comme dit [e conteur au d6but du roman, < [il] ne raconte

pas des histoires uniquement pour passer le temps > (p.16), mais

par une n6cessit6 de dire certaines v6rit6s.

L'6criture du conte devient alors un moyen de ddcouvrir

les in6galit6s sexuelles de la societ6 traditionnelle patriarcale maghrebine :
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- obdissance de la femme d son 6poux

- supr6matie du mdle

- refus d'une descendance f6minine
- la descendance m6le, gage de la virilitd de l'homme
- la femme, propre ennemie de sa fdminitd
- importance de la pression sociale

- etc...

Mais pour dire toutes ces r6alit6s, le d6tour par le conte
s'impose d l'dcrivain pour faire r6fl6chir le public tout en le charmant
mais aussi en trouvant une expression dont tous les deux partagent
le code, r6l6rant ir une culture qui leur est familidre. Il s'agit
de retrouver une langue et un r)'thme qui font r6apparaitre
des images d'un fond culturel commun. C'est par l'introduction
de certains aspects de l'oralitd dans le texte en langue frangaise que
l'dcrivain crde sa propre langue, langue de la greffe de diverses
cultues, combinant les mots, melant le discours au r6cit et d la po6sie,
passant du registre r6aliste au registre symbolique et merveilleux,
faisant 6clater ainsi les rdgles du genre nanatif classique.

Tout le texte, bien qu'6crit en frangais, r6sonne des mots
et de la langue arabes. Celle-ci est en effet transcrite dans le texte
d travers les noms des portes, celui de la rue Zankal Wahed (la rue
de quelqu'un). C'est en arabe parl6 transcrit en frangais que
s'exprime le forain qui encourage les gens djouer d la loterie :

< Errrebeh... Errrrbeh. . . un million... mellioune... talvaza
bilalouane. . . une t6l6vision en couleurs... >

Mdme l'accent arabe avec le R roul6 est traduit par la multi-
plication graphique de cette consonne.

Le nom de scdne donn6 d Zalra chez les forains, < Amirat Lhob >,
nous plonge dans l'univers des contes des Mille et une nuits et dans
cet Orient de pacotille expos6 par les artistes de la rue.

On notera 6galement la reprise des mots arabes transcrits
avec une graphie frangaise, notamment ceux relevant du lexique
de [a sexualit6 qui nous introduit dans les lieux les plus intimes
du corps et de la soci6td maghr6bine, le hammam en I'occurrence.
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Par ailleurs, tout le roman est imprdgn6 de la parole coranique

qui court au fil des lignes, reprise a travers quelques versets. Quant
au livre qui est au ccur de cette histoire, livre renfermant un secret,

c'est d la fois le journal intime d'Ahmed'Zahra dont les conteurs

donnent plusieurs versions et le Livre sacr6 dont la lecture peut

nous faire d6couvrir des v6rit6s, autant de v6rit6s que de lectures.

Ainsi, la qu6te inscrite dans le joumal est d rapprocher de celle

inh6rente au texte sacr6. La parole profane du personnage qui entreprend

le difficile chemin de la d6couverte de ce corps 6tranger et pourtant

si intime qui se trouve en lui n'est pas si dloignde de la parole

sacr6e qui est initiation a une autre vie, et qui est incitation d trouver

l'autre 6tre qui sommeille en nous.

La prdsentation que fait le conteur de ce fameux cahier au

d6but du roman rdvdle la fascination que ce texte exerce sur lui :

< Je l'ai ouvert [. ..]. J'ai 6t6 inond6 par le parfum du paradis,

un parfum tellement fort quej'ai failli suffoquer. J'ai lu la premidre

phrase et je n'ai rien compris; J'ai lu toute la premidre page

et je fus illumin6. , (P.12)

Les sensations et 6motions dvoqudes, l'exaltation qui se d6gagent

de ces termes sont trds proches de l'dtat d'extase mystique dont

t6moignent certains croyants i la lecture des textes religieux.

Enfin, l'dvocation du lieu de culte, propre aux maghr6bins

de confession musulmane, la mosqu6e of Ahmed-Zahra se rend

avea son pere, traduit me exp6rience personnelle v6cue certainement

par l'dcrivain 6tant enfant. L'6crivain, par ce rappel d'un lieu qui

iui est familier saisit l'occasion pour rendre compte, i travers son

personnage, du rapport ludique qu'il a avec la graphie arabe qui

ome en particulier les plalonds et les colonnes de la mosqu6e :

<< Je m 'accrochais au Alif et me laissais tirer par le Noun qui

me ddposait dans les bras du Ba > (p-38)-

Comme on le voit, des r6f6rences ?r un contexte culturel

spdcifique, diss6min6es dans le texte 6crit en frangais, font parler

ci demier diff6remment, le font signifier aufement. Mais l'6crivain

ne se contente pas d'ins6rer des mots arabes ou de transcrire l'arabe

en frangais, il lui anive d'6crire en arabe, d'ins6rer entre les mots

frangais une graphie arabe :
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( Je partais ensuite sur le dos d,une belle pridre :
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> (p.38).

le mot arabe qui ddsigne la com,rption

(

< J'aime bien

0r.146).

L'6crivain nous donne d lire ainsi un texte qui puise d une
double culture : celle du monde occidental et celle du monde a.abo_
musulman.

Tahar Benjelloun est un conteur ; lui aussi voyage avec les mots
et nous entraine dans ses ddplacements imaginaires. Son meilleur
porte-parole dans le roman est le troubadour aveugle, personnage
qui vit au milieu des livres et qui tient tout un discJurs sur le livre
et sur la fonction du podte. Grdce d lui, nous avons une ddfinition
9u ]1y , <un labl,rinthe fait d dessein pour confondre /es hommes >
(p. 178).

Quant au conteur, il le voit comme < un trafiquant de mots >
(p.173). Il manipule les mots pour constuire du sens, celui qu,il veut
bien nous faire entendre ; Il est aussi une sorte de magicien (comme
le personnage du conte) qui par une savante alchimie transforme
les maux en mots.

. Quant au personnage du double, il est aussi une figuration
de la personne de l,6crivain. Lorsque ce demier 6crit, il y a d6dou-
blement de sa personnalitd, ce qui lui permet d" ," _"tt.e d tu pluc"
du personnage ddcrit. Il est certain que l,6crivain ,. pro.j.tt. ,n p.u
1T:,or: les personnages qu,il crde. Son dcriture, e ii;;; de celle
d'Ahmed est une quete de I'autre qui se trouve en lui. Les dcrits
intimes d'Ahmed s,interrogent sur cette part de feminitd enfouie au
plus profond de lui par son pdre, de ce refould qui vient le tourmenter.
Ecriture du d6sir qui vient troubler l,ordre impos6 par la loi du pdre.De m6me, l'dcrivain 6crit pour rdsoudre a iravers l,histoire
imaginde les ddsordres de sa socidtd et ceux plus .o.pl"*". d. ,on
moi profond, pour faire parler cette voix du dedans, pour la mettre
au jour et la rendre publique.

L'Enfant de sable ...
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Enfin la pollphonie qui caract6rise ce roman' permet de montrer

que < la v6riti niest pas affaire d'un seul homme' mais qu'elle

iifl"ur. progr"rsivement de l'dchange d plusieurs >s'
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