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Le probldrne de la lar.rgue d,6criture s'es1 loujours posc aux
dcrivains des pays ancienncmcnt colonisis dc fagon plus ou ntoins
colnplexe, de tagou plus ou moins doulourersc. I)ans toi-rs lcs cas.
Ia liurgue frangaise, langue de conrrnnnication ct d,expression pour.
ccs 6crivains instrurits i I'ecole lrangaisc a souvcnt itel un rnol,en
de prer.rdre la parole clans une conjoncture politique dillicilc qui
laissait peu dc place i I'cxpression clu colonisd. Cctte prise dc par.ole
par l'dclilure peut se concovoir commc une prise de pouvoir dans
rure situation de dominatior.r et par Ia suite. une tbis Ie tcrnps
des inclipendances rctrouvd, une prise dc parole souveul
contestataire cles nouveaux rigimes mis en place. ddnongant Ics
nouvcaux probldmcs socio-dconomiques, la cor.rdition des lemmcs.
les luttes dc pouvoir, etc ...

l-'usagc par ces dcrivains d'une languc itrangire, en I'occurcncc
cclle dLr conquirant colonisaleur. pour exprimel lcru.s tortrntcnts.
leurs joies, leurs amours. une sensibilit6 algerienne particulier!-
pour ne s'en tetrir c1u'au contcxte algeirien. a dti vdcu ttagiqucn.lcnt
par certains contnle Malck Fladdad qui dicide ri un mornent donni
de nc plus dcrire.

Cc n'est certainenlent pas le cas de tous nos dcrivains. Ainsi.
Kateb Yacine ne s'esr janrais culpabilisd d,icrire en langue
tiangaise qu'il considJrair conlme un bien dont il 6tair ller clc s,Otrc
approprid. Ndanmoins, dans la post-indipendance, prenturt consciencc
de nc pas vrairnent pouvoir communiquer atec son pcuple. il optera
pour l'expression thditrale en arabe parld.

Plus proche de nous aujourd'hui. une icrivainc commc
Malika Mokkedem n'il aucurr cornplexe d s'exprimer. en langue
Iiangaise. Naviguer dans cette langue, est un pur plaisir, icrire clans
cette langue avec laquelle elle s'est farniliarisde par la lcctr.lre tout
enfanl est le plus grisant des exils et est pour elle le meillcur mo1,clr
de ddlivrance.

Q'en esril pour Assia Djebar, l'6crivainc qui retienclra nolre
intdr6t ? Son rapport d la langue, pour elle qui a commencd d dcrirc
pendant la pdriode coloniale et qui a poursuivi sans rsldche son
travail d'dcritr"rre aprds l'inddpendance, est bcaucoup plus cornplexe.
Sa position d l'dgard de l'dcrilure en langue frangaise a connu
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des moments d'euphorie, de doute, d'insatisfaction, de solitude.

selon les pdriodes dans lesquelles elle s'inscrivait.

Il est vrai que malgr6 tous ces ( tangages ,1, la langue frangaise

et qui plus est I'6criture dans cette langue a toujours repr6sent6'

dds l'entrde i I'dcole primaire, un espace de libert6: libertd

de d6placement, libertd de parole, libert6 d'€tre diffdrente des

femmes de sa tribu. Mais s'il est vrai que I'apprentissage et l'usage

de la langue frangaise lui donnent trds t6t le sentiment de se lib6rer

du carcan de Ia tradition, ils l'amdneront d reconnaitre la distance

qui s'instaure entre elle et les femmes de son milieu originel pour

lesquelles elle devient l'dtrangdre. Ce sentiment ambigu donc,

d la tbis d'dmancipation et d'6loignement des siens, est en grande

partie A l'origine de son absence de la scdne de 1'6criture romanesque

pendant une dizaine d'ann6es, 6clipse durant laquelle elle se toume

vers I'exp6rience cindmatographique. Celle-ci va la conduire sur

les sentieis des femmes de sa r6gion, dont elle enregistre les voix

qu'elle donne d entendre, renouant ainsi avec ces oubli6es de ceux

ou celles qui ont Ie pouvoir de parler. Cette entreprise est capitale

pour l'6crivaine qui n'6crira plus comme elle l'avait fait pr6c6demment'

bds les ann6es 80 commence un nouveau cycle de romans dans

lesquels Assia Djebar s'efforce de laisser entendre d'autres voix,

celles des femmes retranchdes dans leur silence, d'dlaborer sa propre

langue d'6criture puisant aux diverses cultures qui travaillent son

imaginaire, essayant de retrouver les rlthmes' la musique, le mouvement

des langues qui l'habitent. Rappelons ce qu'elle dit de son rapport

dL celles-ci :

<J'ricris tlonc, et en fanqais, langue de I'ancien colonisateur,

qui est devenue ndannroins et irrdversiblement celle de ma pensde,

iandis que je continue d ctimer, d souffrir, dgalement d prier (quand

parfois je prie) en arabe, Dlu lungue malernelle.

<Je crois, en oulre, que ma langue de souche, celle de tout

le Maghreb, je veux dire la langue berbire, celle d'Antinda,

la reini des Touoregs o le malriarcat fut longtemps de rigle' celle

de Jugurtha qui a portd au plus haut I'esprit de rdsistance contre

I'impdrialisme romain, cette langue donc que je ne peux ot'blier,

doni la sconsion m'est loujours prdsenle et que pourtant je ne parle

pas, est la forme mAme ott, malgrd rnoi et en moi, je dis < non > 
"
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comme .femm^e, et surtout, me semble-t-il, dan.s mon elfort durable
d'dcrivain. >>2

Ce qui nous intdressera donc dans ce travail, c,est de comprendrc
comment celte dcrivaine va forger sa propre langue, comment elle
va imprimer d cette langue qui lui a 6ti enseign6e par l,Autt.e,
langue exlcrieure d sa culture d,origine, ur" ui., une prdsence
venues du fond de son enl.ance, de ses montagnes maternelles,
et pour remonter plus loin, de Ia Berbirie antique, de l,Andalousic
et des terres d'Arabie.

Comment toul ce mitissage travaille la langue d,dcriture
d'Assia Djebar pouf que cettc dernidre se r6concilie avcc r.lne
langue que la conjoncture historique lui avait imposde.

Ainsi, le titre m6me de la probl6matique dans laquelle s,inscrir
cet article, < la langue dans tous ses dtats >, doit 6tre iompris dans
le clreminement de la langue djebarienne qui se cherche consuuurent
et qui passie par dift'irents dtats, va d la rencontre de < ces voix qui
[l]'assidgent > et qu'elle a dicidd de retrouver porr se retrouver
elle -mOme.

Aprds ses toutes premidres expdriences littdraires qui lui ont
valu d'6tre compar6e' d l'6crivaine frangaise Franqoiie Sagan
et d'6tre violemment critiqude par des intellectuels algiriens, elle
travaille depuis les ann6es 80 e cette ( ecriture du rapprochement,
de l'dcoute >3, cette icriture du ( tout cont.e ,(3bi.) qui'repond d son
besoin de solidariti avec les lemmes de son pays.

A partir de la rddaction de I'Amour, la .fantasia, I'dcrivaine
s'engage dans un travail sur la langue a\ cc colnme objectif de lairc
entendre les voix des femmes que la traditior.r et l'histoire faite par
les hommes condamnent au silence.

Comment ramdne-t-elle ces voix du pass6 d travers l,6criture
en franqais ?

Comment transpose-t-elle la langue matemelle dans Ia langue
que son pdre lui a fait apprendre ?

Comment, enfin, nous fait-elle entendre la langue arabe dans
la langue frangaise ?
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C'est ?r ces quelques questions loin d'6tre exhaustives que

nous essaierons de ripondre.

Il s'agit donc de retrouver les langues qui ont berci I'icrivaine
tout enfant, la culture dans laquelle elle a baigni avant de qrlitter

sa famille pour de plus longues 6tudes. C'est d travers des romans

comnte L'Amour, la fanlasia, Vaste est la prison, La Jbnune stuts

sipultwe, qu'elle va 2L la rencontre de ces t'emmes auxquclles elle

veut rendre hommage car c'est grdce i elles et 2r cause d'elles
qu'elle est celle qui aujourd'hui prend [a parole pour revendiquer

sa spdciticitd.

Aussi, est-ce du c6t6 des discours f6minins dans ses textes

que nous irons prospecter. En effet, c'est i travers les voix

de femnies dvoqu6es que nous d6celons cette volontd de nous taire

entendre des sons, de nous faire sentir des souffles, de nous fairc

entrevoir des images qui ne sont pas sans nous rappeler, d nous

maghribins, un univers de r6f6rences con'Imunes. Mais dans ces

passages rdf6rant aux femmes, Assia Djebar montre aussi combien

sa langue d'dcriture, malgrd son aspect acaddmique, s'6loigne

de la langue frangaise nomrative. C'est dans Ces voix qui m'assiigent,

que I'ecrivaine dehnit sa langue d'dcriture. EIle explique que celle-

ci a 6t6 forg6c de toutes les tensions et les violences subies par'

les gdnirations qui se sont succdd6 sur sa terre natale e1 panicu-

Iir)rement par les felnmes qui sont souvent exclues de la parole

et de I'dcriture.

< Que dire de <ma> langue d'6criture [...]?r, dcrit-elle.
Ce possessif souligni par les guillemets qui l'encadrent suftlt
d tdmoigner de la singularitd de cette langue qu'elle considdre

comme sienne, c'est-ii-dire diffdrente de la langue ligu6e par

le pdre et les colonisateut s.

<< Son marbre se morcellc . le son museld des langues orales

derriire elle, des lungues muelles en hors-champ, mises dds l'enfai'".
hors du cenh'e de la lettre, leur son, leur mouvement, le trop-plein
de leur t'ie masqude resslo'gissent dans ce frangais-li' et produisent

dans su chair trie elfervescence. >>a
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C'est cette effervescence que nous allons tenter de ddcouvrir
au travers d'une dcriture qui met en scdne une langue conf)ictuelle,
celle qui exprime les conflits entre les 6tres, mais aussi les troubles.
les forte dmotions, les sentiments exacerbds.

Dans I'Amour, la.fantasia, roman publi6 en 19g5, Assia Djebar
entame la prospection du pass6 pour confronter aux dcrits de ceux
qui sont olficiellement habilitds d rendre compte de l,histoire,
les voix des femmes qui ne savent pas 6crire mais qui sont elles
aussi tdmoins et actrices des dvdnements. Ainsi tait-elle alterner
les relalions d'6v6nements historiques, les 6vocations de souvenirs
autobiographiques et les voix des femmes de son terroir.

Pour rendre ces dernidres le plus fiddlement possible, elle
recourt A certains procdd6s scripturaires, linguistiques signifiants,
inscrivant dans le texte un autre systdme de iepr6sentations.
exprimant une autre rdalitd.

Nous reldverons tout d'abord les termes de la langue arabe
parlde, textuellement insdrds dans le texte frangais. Se distinguant
du reste de I'dnoncd par leur graphie en caractdres italiques,
ils soulignent ainsi leur appartenance d un autre systdme linguistique,
mais en m6me temps exempts de guillemets, ils se trouvent
parfaitement int6grds d la langue d'accueil et ne rompenr pas
la continuit6 de l'6nonc6. Ce sont des termes qui rdfdrent au
quotidien, au religieux, d l'environnement. Ils ne n6cessitent pas
d'explication car le contexte est ld pour leur 6ter toute ambiguitd.
Prenons l'exemple du nom kanoun. ll apparait dans le texte
de I'Amottr, la .fanta.sia 

s et celui de Vaste- est la prisoni suivi
de la m€me expansion : < empli de braises >. De plus dans
le premier roman, I'auteure prend soin de le refbrmuler par un
terme empruntd d l'espagnol : brasero, qui lui aussi tigure dans
le dictionnaire de langue frangaise. De m6me, [e terme de cheikhl
employ6 pour ddsigner le maitre d'dcole coranique ne pose pas
de probldme de comprdhension. Lui aussi a sa plice dans
la nomenclalure du dictionnaire Robert E.

La reprise explioative par le nom liangais du termc arabe
utilisd est une autre laqon de contaminer le texte par la langue
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de celle dont l'auteure veut nous faire entendre Ia voix. Ainsi,
s'exprime Zohra Oudai ir propos des maquisards qu'elle recevait :

< Ils dcrivaient[...] ici mAme sur ma meida: cette toble, si elle

avair une time, comieille aurait parld t... >>e

Parfois c'est le processus inverse qui est utilis6, [a description

de t'objet dvoqu6 dtant suivie de sa d6nomination en langue arabe :

< Une voix aigu€ s'envole par-dessus le muret de l'autre

c6td du patio, venant des plus vieilles maisons avcc terrassc,

les douir es,les sumomme-t-on. > (FSS, p.29).

Or, on s'apergoit que la description en frangais ne rend pas

en fait tous les signili6s du vocable alg6rien, notamment ici l'id6e

de petitesse exprim6e par le diminutif de < dar >, tnaison en arabe.

(douirates : petites maisons).

Mais I'intdrdt de cette information apportde par la narratrice

met en dvidence un parler sp6cifique i la rdgion.

Dans ce m€me roman, on trouve I'dvocation d'une vari6t6

de raisin propre i la r6gion de la nanatrice et de I'auteure :

le cherchali. suivie d'une description : ( rouge, avec des transparences,

sa chair deviendra si ferme et son jus, on en devient insatiable'.. >.

Ces pr6cisions sont compl6t6es par une autre appellation familidre
pour les Alg6rois et les Cherchellois : < le raisin ahmar bou
'Ammar t >>. Le rappel de cette varidtd de raisin donne lieu dans

le texte i une r6flexion sur la langue d6signant une rdalitd bien

particulidre du terroir algdrien et d la traduction de cette demidre

dans la langue lrangaise qui s'avdre peu satisfaisante car elle

ne peut rendre encore une fois toutes les connotations culturelles,
gustatives et po6tiques du fruit en question.

< Comment transposer ces mots, Mina ? (Je cherche, je souris

puis, incertaine :)

Rouge rlcarlate, le raisin de 'Ammar

- Un peu trop long, remarque Mina, La concision, en arabe

est helle car il v a rime ! ,rlo
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Par ailleurs, si l,on se rdldre d la phrase descriptive dnoncie
ci-dessus, on notera que I'autre langue n;est pas seulement prdsente
dans les vocables en arabe algdrien mais elle s,inscrit dans
la syntaxe de cette phrase qui reldve plus de l.oral que de l,dcrit
notamn'renl par l'absence de la conjonction que qui ar"rrait
dir introduire la subordonnde , u qr,on en devient insaliable. >
Cctte rupture de construction donni plus de vivacitd d l,inoncd
et reprend une formulation proprement alg6rienne : < Ma yanchbahch ! )

D'autres termes avons-nous dit renvoient a la pratique
religieuse : la barakatt associde au saint visitd par la narratrice
et N1ina, terme que l'on trouve dans le dictionnaire lianqais sous
la traduction de bdnidiction nous introduit dans I,univers des
croyances propres aux habitants de la rdgion 6voqude.

culture religieuse des femmes mises en scdne est sugg6r6e
dgalement d travers la mention de la sourate coranique. ceie qui
ouvre le texte sacrd, d'oD son nom. Or, la rdcitation di la./atiha par
la narratrice de Vaste est lo prison lorsque celle-ci veut freiner son
d6sir coupable (p.45), par li mdre de la nanatrice lorsque celle_ci
se rend chez la voyante pour s'enqudrir du sort di son fils
prisonnier en France (p.180), rnontre la fonction protectr.ice,
prdservatrice de cette sourate dans la mentalitd des f-emmes de diverses
gdn6rations. Ce terme ne ndcessite pas d,explication car il est
consid6rd comme faisant partie aujourd,hui du lexique universel.

Tous ces mots transfdrds sans guillemets dans le textc
en frangais sont en quelque sorte intdgrds d la langue frangaise
et ne crdent pas v6ritablement de souci dans la compr6hension
des dnonc6s.

Nous reldverons un autre exemple de transcription de l.arabe
dans le texte en frangais : c'est le cri d,assaut lanc6 par I'agha
Mustapha contre des troupes fiddles d l,Emir (AF, p.7g) :

< Etlag el Goum ! >, que l,auteure ne prend pas la peine
de traduire, et dont elle laisse se prolonger le son d^ans I'eipace
du texte.

. En second lieu, il y a les termes et expressions entre g.rillemets
qui manif'estent de fagon plus ostensible la pr6sence de I'6tranger
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dans la langue d'6criture et qui laissent parfois le lecteur non avertt

dans l'incertitude mOme si le contexte lui donnent quelques indices.

Ainsi, dans I'Amour, la fantasia,les mots ambes trouent le tissrt

du texte frangais laissant entendre d'autres sons, des phondmes

6trangers d ceux de Ia langue franqaise : < khalkhal > (p.83)'

< khatibas >(p.192), chikhats(p.206), ( guelta )(p.230), < ouali >.

Il cst lort probable que ces emplois non accompagn6s d'explications

aient pour vis6e de cr6er un effet de ddpaysement mais on sait

6galement quc l'effet musical impote pour l'6crivaine. EIle restituerait

ainsi les phondtnes de sa langue originelle.

Dans Vaste est la prison, c'est la langue berbdre que la narratncc

entend et rappelle en ivoquant le personnage de Jugurtha'

Les guillemets sont ici de riguetr car ils indiquent la pr6sence

d'une autre langue, < ineffaqable > nous dit la nanatrice (p.334) car

elle fait partie du socle Iinguistique qui lui a 6t6 ligu6. Par ailleurs,

nous sommes en prdsence d'une citation puisque ce sont ld
les paroles de Jugurtha. La petite phrase en berbdre qui entre dans

le lexte frangais : << Meqqwer lhebs | >> et qui est reprise en partie

deux fois imprime au texle cette scansion dont parlait Assia Djebar

dans son discours de Francfort. De plus, elle fait dcho au titre du

roman qui n'est en fait que sa traduction. Nous I'apprenons en eflet
par l'explication lexicale qui nous est donn6e : < Meqqwer' meqqwer''

le mot qui d6signe l'ampleur, la vastitude de la < meurtritude >

(p.334).

Les guillemets permettent aussi de meltre en 6vidence des

tennes dont les emplois en arabe ont un sens trds particulier, qui

peut ne pas conespondre d celui du terme franqais.

L* mol << ennemi r dans le discours feminin re{Bre essentiellement

au mari dominateur. Les sonorit6s du lexdme atabe I'e 'dou

viennent renforcer pour la narratrice l'agressivit6 qu'il vdhicule.

Un autre mot usitd en arabe dont le texte ne nous r6vdle que

la traduction frangaise est celui de < dommage > (l'AF, p.282)'

En fait ce terme lbnctionne comme un euph6misme qui permet

de ne pas nommer cr0ment un acte tabou, d savoir le viol. Le terme

frangais employd par I'auteure est la traduction du terme arabe

relatif d cette violence mais il semble que la difficultd de nommer
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cette demidre dans sa socidt6 la force en quelque sorte d la contoumer
comme le dit d'ailleurs la narratrice dans le roman.

Il est vrai qu'au plan discursif, les mots n,ont pas les m€mes
signitications dans l'une ou l,autre langue. C,esi surtout dans
les prises de parole des personnages f6minins que le lecteur peut
le ddceler, d fortiori s'il est lui-m6me au moins bilingue er qu'il
a connaissance des codes relatifs aux langues convoqu6es.

En guise d'illustration retenons la prise de parole de la mdre
de la narratrice dans I'Amour, la fantasia lorsqu'elle prencl
la ddfense de sa fille qui ne se voile pas.

C'est en ces termes que se r6sume sa rdponse : < EIle lit >.

@.2s4)

Or, en arabe, le verbe Iire n'est pas ?r prendre exclusivement
au sens propre, mais il signifie aussi, comme le prdcise la narratrice
dans le roman, < elle etudie >.

Enfin, un demier exemple rdfdrera au mot < rdvolution >.
Ce dernier est souvent employd par la femme qui porte assistance
aux maquisards. Les guillemets ont pour fonction de particulariser
cet dvdnement historique; ce terme rend compte d,un usage
linguistique sp6cilique aux Algdriens pour ddsigner la lutte armde
ddclenchde en novembre 1954 qui, de par sa frdquence, devienr. une
expression st616otypde.

La traduction littdrale des discours feminins concoun
d reproduire la spdcihcitd du parler des paysannes pendant
la guerre, transposant la formulation arabe dans la phrase frangaise,
redynamisant la langue par des expressions inddites en frangais.
Assia Djebar explique cette f'agon d'dcrire qui n,hisite pas d rendre
de fagon brute [e v6cu de la domination subie (celle du colonialisine
mais aussi celle des hommes de leur communaut6). Elle avoue
sa volontd de ne pas trahir ces voix m6me si leurs discours sury)rennent
parce qu'ils ne correspondent pas au mode d,expression en langue
frangaise.

C'est ce qu'elle confie lors d'un entretien avec Mildred
Mortimer :
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( Vous trouverez dans ces rdcits de femmes des sortes
de tournures populaires que j'insdre par une traduction voulue
au premier degrd. Ces paysannes disent, < la France est montde
au village >, au lieu de dire, < L'armde frangaise est mont6e
au village. > Par moments la traduction essaie d'6pouser ces tics
qui apparaissent parce qu'il y a la guene. > (pl2)

Les exemples abondent dans les diffdrents romans chaque

fois que la narratrice se met ir l'6coute de ces femmes actives.
de la veuve de guerre. tante Zohra Oudaii, parente de la narratrice.
de Lla Bia, amie de la maquisarde Zoulikha.

< La France arriva jusqu'd nous...La France est venue et elle
nous a brtl6s. > (l'AF. p. 167)

< La France se mit i monter quasiment matin et soir chez

nous. > (l'AF, p.264)

< La France, quand elle m'avait an€t6e dans les montagnes,

dtait 6tonnde ! > (l'AF, p.198)

< Nos demeures se remplissent en un 6clair des fils de la Frauce... >

(VP, p.77)

Le pays colonisd est ainsi anthropomorphisd, principal sujet
responsable de la destructuration de la soci6td alg6rienne
et il a pour r6f6rent essentiel I'armde frangaise.

D'autres expressions traduites du parler algdrien n6cessitent

d'etre rdinterprdtdes dans la langue frangaise pour retrouver tout
leur sens. Par exemple :

( Tout ce qui est pass6 sur moi ! Mon Dieu, tout ce qui est

pass6 ! > (l'AF, p.21a) = tout ce quej'ai endur6 !

< Je ne veux pas qulon pleure sur moi | > (p.230) = je ne

veux pas qu'on me pleure !

< Si son pdre la remettait. . . enfin la faisait voiler > (VP,
p.279) - expression qu'on pourrait traduire par: ramener
d la raison ou remettre sur la bonne voie.

L'usage de ces formules import6es de la langue arabe

alg6rienne subvertit le systdme de l'6crit en frangais, brisant
les habitudes de lecture de cette langue, forgant le lecteur i lire
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autrement le texte ainsi produit. En reproduisant la syntaxe
de la phrase arabe et en jouant sur le sdmanlisme du lexique arabe,
l'6crivaine introduit r"ute subjectivitd autre. d.autrei fagons
de percevoir et de dire le monde. d'exprimer des sentiments.

< O Allal, of est mon droit ? >; ( Je veux mon droit. ) (l,AF,
p.279)

C'est encore une expression courante traduite littiralement
de I'arabe qui exprime l'exigence dc la maquisarde or.rbli6e par
les hommes aprds l'inddpendance et riclamant son dir :

Traduction litt6rale de I'expression arabe: < ............. )).

On peut citer parmi les traductions les cxpressions
de l'ailectivit6 et plus particulidrement de [a tendrcsse niaternelle
envers les enfants. A ce propos, on s'apergoit que d'une langue
d l'autre les rdfirences diffdrent pour traduire l,attachement
de Ia mdre d son enf'ant :

< Mon foie. . .hannouni ! > (l'AF, p.l l7)
< Ma ch6rie, mon foie palpitant > (FSS, p.63)

Ce qu'en frangais serait lraduit par < cceur >.

Il arrive aussi que ces femmes pour la plupart analphabdtes
en franqais, s'expriment en frangais en appliquant aux inoncds
prononcds un accent et une prononciation conlbnnes au systdme
phonologique de l'arabe ce qui imprime une sorte de distorsion d la
langue empruntde et crde un effet comique qui d,ailleurs ne leur
dchappe pas.

Dans La femme sans sdpulture,le discours de Zohra relatant
son face d face avec un officier frangais illustre bien ce processus :

< - Allez, viens, viens la l-emme !

-Comme ga, il a dit ; et moi je lui reponds :

- Non !... Non ! c'est d6fendo !... Oui (elte rit), ddfendo I > (p.79)

Une lois de plus, l'intervention discursive de [a femme qui
rapporte ce dialogue refldte l'expression arabe proprement dite
traduite par : ( cornme ga, il a dit >
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De m6me, dans Vaste cst la prison, la voyanle que la mdre

de la narratrice va consulter prononce en liangais Verdun, en roulant

le t r > (p. I 8 I ). conrme Ie font les arabophones.

Le texte devient le lieu otr les langues se meftent en rcpresentation

dans une confrontalion fdconde qui gdndre des sonoritds nouvelles.
un ton dil'ttrent, sugg6rant alors un monde autre.

Les proc6d6s que nous venons de recenser pour lllontrcr
comment Assia Djebar, dans sa langue d'dcriture, essaie de faire
rdsonner les langues qui l'habitent. sont loin d'€tre dpuisds.

En effet, ramener les voix des f'emmes arabes e1 berbdres ir travers

ses ecrits. c'est l-aire aflleurer l'oralit6 dans le texte. Or, cette

oraliture du texte se dicdle aussi i travers l'emploi de certaines

tbrmes d'expression traditionnelles tels les proverbes, les chauls.

Ies podmes, ceux-ci vihiculds toujours par les voix des l'emmes.

Formes de la litt6raturc orale

Commengons par les proverbes. On en reldve deux dans

La fernme sans sdpulture et un dans Vaste est la prison. Da:ns

ce demier ouvrage cit6, la narratrice en use lors d'une conversation

qu'elle a avec une de ses voisines Hania et durant laquelle elle lui
parle de son isolement lorsqu'elle travaille au tournage de son film
sur les femmes de sa rdgion. Hania interpellant celle-ci sur

les autoritds officielles, la narratrice lui donne en guise de r6ponse

un proverbe qui rend compte de la fourberie des politiques :

< Je me rappelai la formule ancienne de quelques sidcles:
je la dis en arabe. sa musique sonnant comme un acier :

- Dhiab fi thiab I comme a dit el Maghraoui !... (Je repris
pour moi, amdre : << Des loups dans des v6tements d'homme ! >
(vP, p.311).

Cette formule imagde du passd est ici r6utilisee pour l'appliquer
aux hommes du pr6sent. Le recours a ceite parole traditionnelle
porteuse d'un jugement sur ceux qui d6tiennent le pouvoir montre

la position critique de 1'6crivaine d I'6gard des gens de pouvoir
contemporains et sa solidarit6 avec la parole des anc€tres mais

r6vdle aussi l'intdrEt qu'elle porte e sa langue dont elle retrouve

le caractdre ludique (eu de mots, jeu de rimes, jeu de r1'thmes)

Le dd-rdglement de la langue ...
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et a sa culture dont elle nourrit son texte. La traduction frangaise
de cette image ne lui procure pas le n.r6me plaisir, ce qui
expliquerait peut-etre le ddplaisir exprim6 par le terme ( amdre )
qui traduit la tristesse de l'auteure d la fois d cause du fait 6voqud
mais aussi d cause de la langue franqaise qui est incapable
de rendre aussi podtiquement la force de I'id6e v6hicul6e.

L'usage du proverbe peut aussi servir d,argumentation
fallacieuse. L'exen'rple nous est donnd par la dame sollicit6e par
Lla Lbia pour hdberger durant la nuit Zoulikha recherchde par
l'armde frangaise. La bourgeoise refuse et pour se disculper. elle
invoque un proverbe que Mina rapporte d'abord en tiangais puis
traduit en arabe, traduction retranscrite par l,6crivaine en caractdres
latins :

Qui a honte de ce qui lui fait mat,

C'est bien lit, la preuve que ce mal

Lui vient... du Diable !

Yalli yestehyi bi ma dhanoul ma dharrou Chittan ghir hou
(vP, p.160).

L'opdration de traduction se rdpdte avec Zoulikha qui entend
le proverbe dit en arabe par Lla Lbia e1 que sa lille Hania va lui
traduire en frangais.

L'usage des deux langues par certains personnages fdminins
du roman est en quelque sorte une reprdsentation en abyme du va-
et-vient langagier op6r6 par l'dcrivaine elle-m€rne, de la pratique
plurilingue que revendique Assia Djebar.

Par ailleurs, le proverbe ddclam6 par la dame qui a peur
d'6tre inqui6tde n'a pas pour fonction de r6f6rer d sa culture mais
masque sa lAchet6. Ainsi, un texte qui traditionnellement est
considdr6 comme un produit du bon sens, de la sagesse des anciens
devient l'arme de la d6raison et de l'individualisme de cette
femme.

Ce n'est pas le cas d'un autre proverbe prononcd par la tante
de Min4 Zohra Oudai, femme respectable et Agde, une des conteuses
de l'histoire de Zoulikha. C'est bien la voix de la sagesse qui
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s'exprime par le biais de ce proverbe. Ainsi, pour rdpondre au
regret de la narratrice de n'6tre pas venue plus tdt Ia voir, Zohra
Oudai la rassure et ta ddculpabilise en lui faisant comprendre que

tout vient ?r point :

< Choque ddlai, cfutque retard, qfirme Zohra Atdai en s'oppttr-ant

sur un proterbe arabe courant, recile en lui, sois-en certainc, un

bien cuchd... ,, iFSS. p.73 t.

Une autre lorme de I'expression de l'oralitd en texte est

repdrable au niveau des chants ins6r6s dans les trois romans.

L'dcriture romanesque est ainsi 6clatde et le lecteur est propuls6
dans un autre registre qui rompt l'horizontalitd et la lindaritd
de celle-ci.

Chants de douleur ou chants ludiques, ils sont l'occasion pour
l'6crivaine de retrouver les 6motions des femmes oubli6es derridre
des murs ou au fond des campagnes dont elle veut se rapprocher,
retrouver les accents : certains sont aussi des chants liis i des

souvenirs d'enfance lorsque la narratrice baignait encore dans sa

culture traditionnelle et ont pour fonction de rectifier certaines

iddes regues ou imposdes par des discours qui se veulent
dominants.

Derrr exemples ilhstrent ces demiers : le premier dans I'Amour,
la.fantasia (p.242), dvoqud ir l'occasion de la fete de I'Aid el-Kebir,
la complainte d'Abraham, qui retrace l'histoire religieuse du sacrifice

dont l'6crivaine traduit quelques couplets, introduit une ferveur
et un amour qui tranchent avec Ia violence et la haine qui altdrent
la religiositd de ses contemporains. Ainsi, la r6f6rence religieuse
invoqu6e d travers ce chant pennet de prdsenter Ia religion sous

un jour plus humain.

Llautre souvenir est celui d'une corrptine chantde par

les enfants et qui insiste sur le caractdre r6ducteur de la conception
identitaire algerienne qu'elle vdhicule. En la rappelant, I'dcrivaine
saisit l'occasion pour subvertir cette dernidre en lui substituant une
autre version qui complexifie cette notion identitaire inserant
sublilement un contre-discours remettant en question le discours
officiel. Cette correction de l'Histoire se fait de fagon ludique par
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la narratrice et son amie qui iouenl i inventer une autre histoire
en modit'iant les paroles de la chanson connue :

< Nous avons une seule langue, l'arabe

Nous avons une seule foi, l'islarn

Nous avons une seule terre. l'Alg6rie ! > (p.71).

Et en remplaqant cette unicit6 par une pluralit6.

D'autres chants, par contre, corutotent la sdparation, la mort.
Dans /a Femnte sans sdpulture,le chant de l'arnante avcuglc qui
pler.rre la morl de son fiancd ddchire le texte d intervalle rigulier,
de m0me que le changement typographique, les italiques, crdent
la rupture avec le reste du texte.

L'emploi des italiques participe de cette tension de la langue
qui bouge, qui vacille, qui bouscule les rdgles et laisse trar.rsparaitre
les sentiments exacerbds. les fortes dmotions. le cri des femrnes qui
brise le silence qui leur est traditionnellement impos6.

C'est encore la pette d'un 6tre cher, en I'occurrence Ch6rifa
morte du typhus, sceur bien aim6e < qui 6tait comme une mdre pour
sa plus jeune sceur > (VP, p.235) qui va d6clencher les chants
de douleur de ses parentes. On assiste alors i une confrontation des
langues utilisdes et reprisenties pour dire de la fagon la plus jusre
la douleur de ces femmes. Trois femmes se relaient pour exprimer
le poids du rnalheur qu'elles subissent.

- Pren.ridre intervention d'une dtrangdre < en arabe ancien >

(p.236) que I'6crivaine traduit en frangais :

,, O mon autre moi-mAme, mon ombre, ma semblable,

Tu t'en es allie, tu m'as ddsertte, moi I'arable,

Le soc de tu douleur m'a retournie, de larmes m'aJbrtilisie.>

- Deuridme intervention d'une cousine en berbdre retranscrit

< Seg gwasmi yebda useggwas

Wer nezhi yiggasl

Moqqwer lhebs iy inyan
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Ans'ara el feneg felli!"

- Troisidme intervention de la soeur de la ddfunte qui traduil
pour celles qui ne comprennent pas cette langue, traduction
transmise en frangais dans le texte:

Le tangage entre les langues dont nous avait entretenu Assia
Djebar trouve ici son illustration et renforce le caractdre
polyphonique de son dcriture car pour elle. < dcrirc la langue
adverse, ce n'est plus inscrire sous son nez ce marmonnemcnl qui
monologue > (l'AF, p.300); au contraire, la langue qui nous est
donnde d lire bruisse de toutes les langues, h6ritage d'une histoire
pafiiculidre.

L'Amour, la funtosia est 6galement riche en chants de femmes
qui dgrdnent leurs malheurs. D'ailleurs Assia Djebar recourt a tout
un iventail de mots connotant le son de ces diverses < voix
ensevelies ,12. Nous ne retiendrons pour exemple que la parrie
intitul6e Clameur qui relate le d6chirement de Ch6rifa sur le corps
de son frdre maquisard, tu6 par les soldats fiangais. I-'int6r6t
de ce passage ne r6side pas dans l'emprunt d d'autres langues
inscrivant dans le texte une autre culture. S'il y a hybriditd, elle
n'est pas linguistique mais plut6t gdndrique. Toute cette partie est
dcrite en italiqucs et s'apparente ?r une scdne de thd6tre. La description
du lieu et de l'action renvoie 2r la mise en scdnel3 de cetle sdquence
tragique qui atteint son paroxysme lorsque la fille libdre son cri.
Cette mise en reprdsentation prouve que le mdlange des genres est
une pratique de l'dcriture djebarienne qui rompt ainsi avec
l'6criture romanesque traditionnelle, sa continuit6 rassurante. C'est
enfin un de ces passages qui mettent en suspens le rdcit ou plut6t
qui irnprdgnent ce dertrier d'une solennit6 exceptionnelle comme
si l'6crivaine. dans sor.r entleprise de r6habilitation de ces t'emmes
ignordes et niies, voulait mettre en dvidence le caractire remarquable
de leur souffrance et de leur rdsistance silencieuse. Ainsi, au lieu
de transposer les dmotions dans une langue parlde colllne nous
avons eu l'occasion d6j ir de I'observer, l'dcrivaine, au contraire,
rivalise de virtuositd scripturaire: emploi d'une langue frangaise
soutenue. recherche lexicale qui donne lieu d la prdsence de termes
rares, phrases qui s'6tirent et suivent le mouvement du cri qui
s'enfle, s'arnplilie, arnplit le lieu de la trag6die.
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De tels morceaux d'dcriture comme on parlerail de morceaux
musicaux se renouvellent dans le roman. Le plus reprdsentatif
d notre sens est celui intituld ,Sis/re (p.156).

Ce texte est une vdritable composition of chaque phrase est
constitude de la juxtaposition de groupes nominaux rit6rant tous
i des sons, des voix qui se conjuguant les uns aux autres forment
une sorte d'immense conccrt. On sent bien Id le travail sur la langue
qu'effeclue Assia Djebar, le plaisir mais aussi I'ardeur qu'elle
a de satisfaire i travers les mots de I'autre langue < [son] aspiration
d la musique >la, Syntaxe boulevers6e qui ne respecte plus ['ordre
des termes de la phrase frangaise, ni la construction logique
normde, absence de verbe principal, supr6matie des noms qui
confdre au texte une densitd rdvdlatrice d'une tension, de ce corps
d corps avec les langues dont elle essaie de faire entendre les
vibrations. Tout un travail sur les rythmes, les allitdrations ell ( r )!
en ( s ) visent d montrer I'emballement de l'dcriture qui devient
transe :

<< Long silence, nuits chevauchdes, spirales dons la gorge.
Rdles, ruisseaur de sons prdcipices, sources d'ichos enlrecroisd,s,
cataracles de murmures, chucholements en taillis tressds, strrgeon.r
susurrant sous la langue, chuintements, et soltque la voix courbe
qui, dans la soute de sa mimoire, retrouve soffies souillds
de soilerie ancienne.

< Rdles de cymbole qui rendcle, cirse ou ciseoux de cetle
lessiture, lessons de soupirs nauJi'agds, clapotis qui glissent conlre
les courlines du lit, rires 6pars striunt I'ombre clauslrale... >>

(p.l s6)

Cette analyse de la langue d'6criture d'Assia Djebar est loin
d'6tre exhaustive. Mais elle nous permet d6jd de montrer combien
cette dcrivaine a le souci de rendre sensible une langue qui lui est
propre, qui est d m6me de dire autrement une r6alitd impr6gn6e
d'une culture qui lui est familidre mais qui est la rdsultante aussi
de nombreuses convergences historiques.

Les difldrentes variantes de sa langue d'dcriture enrichie
des diverses syntaxes et lexiques des langues qui l'habitent,
des diverses expressions orales de sa culture originelle construisent

r60
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ce qu'elle appelle ce terriloire de lalgue propre d chaque 6crrvain.

Malgrd l'aspect abouti de son dcriture, chaque roman nous rappelle

sa qudte constante d'une dcrilure soucieuse de rendre au plus prds

Ies voix i peine audibles des femmes qui souffrent. qui pleurent,

qui d6sirent, qui raisonnent...et ceci soit par la traduction de leur

laugage propre, soit dans une langue maitrisde, expression lyrique
d'un art podtique qui lui est spdcifique.

La fiagmentation de ses euvres depuis les anndes 1980 dont

nous n'avons d'ailleurs pas parl6 et qui rompt avec la liniarit6
des ccuvres rornanesqucs plus traditionnelles. le mdlange gdndrique

ddcelable dans cefiaines, la convocation et I'6vocation de difterentes

langues irrpriment d I'ensemble de ses dcrits un caractdre novateur,

Mdme si son travail sur la langue ne se caractdrise pas comme pour

certains des auteurs africains par un aspect ostensiblemcnt ludique,

i[ n'en reste pas moins qu'un certain plaisir i jouer avec les mots

de la langue. d interroger les sens 6tablis, d rechercher les sonoritis
les plus aptes d rendre compte d'une 6motion, d se servir
de sa maitrise de la langue frangaise pour construire sa langue

d'6criture est constamment prdsent et nous sdduit en tant que

lecteur. Mais ce choc des langues, et au sein de chacune d'elles.
la savante et la populaire, l'acaddmique et Ia transgressive est

r6vdlateur de la volont6 de forger sa propre langue. de cette qu6te
jamais linie, l'6criture 6tant sans cesse en train de se chercher.

Romans d'Assia Djebar de r6f6rcnce :

- L'Amour, la fanlasia, Editions Albin Michel, Coll. Livre
de poche, 1995

- Vaste esl la prisott, Editions Albin Michel, Coll. Livre de poche.

1995.

- La Femme sans sipulture, Editions Albin Michel.2002.

Abr6viations utilis6cs :

L'eF '. L'Amour, lafantasia
vP : Vaste est la prison
FSS : La Femme sans sdpulture

Le dd-rdglernent de la langue ...
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NOl'ES

l. Le tenne est emprunrd par Assia Djebar d Michel Leiris : ( tangage-
langage >; < La langue dans l'espace ou l,espace de la langue >,
Ces voix qui nr'assrdgazl, Albin Michel, 1999, p.51.

2, Assia Djebar, Idionrcs de I'exil et langue de I'iridttctibilire, Discours
prononcd i Francfort pour Ia rernise du prix pour la paix. octobrc
2000.

3. Idenr

Jbis. Ibidern

4. Ces voix qui n'asiigent, p.149.

5, L'Atnour. la fantasia. p.205.

6. Vaste cst la prisrur, p.1 80

7. L' Am our, la fan tas ia, pp.258-259.

E. Dictionnaire Ie Petit Robert 2011, nouvelle 6dition20l l.

9. La Femme suns sdpulture, p.76.

10, Idem, p.105.

I l. Ibidern. p.96.

12. < Les voix enseveliesr est le titre de la troisieme partie du roman.

13. Succession de ddtails descriptit's, explication des gestes du personnage
central qui peuvent s'apparenter d des didascalies.

14, Ces voix qui nt'assiigent, p.l50.
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