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On dit souvent, d juste titre, que le mot ( cri ) s'iuscrit au
centre du verbe < dcrire ), et par ld mdme, d la naissance cle I'acte
d'icriture.

Toute dcriture, et a fortiori, l'dcriture maghrdbine de langue
frangaise qui nous intdresse ici particulidrement, est, en eflet,
tension. Tension entre deux univers culturellement dif}'irents,
tension entre deux langues, I'une, rraternelle et du < cledans >,

l'autre, langue du colonisateur et donc langue du < dehors > pour
reprendre les expressions d'Assia Djebar.

Cette litt6rature qui est nde, rappelons-le, dans un contexte
bien pr6cis, celui de la colonisation et des Mouvements de lib6ration
nationale, ne cesse aujourd'hui, sulout pour ce qui est le cas

de l'Alg6rie et des 6critrues de lemmes en particulier, de se diployer,
occupant une place non ndgligeable dans I'espace des liltiratures
nationales voire intemationales, malgrd les perspectives peu
encourageantes que de nombreux criliques et id6ologues avaient
dessindes dds l'accession des pays du Maghleb d leur inddpendance.

Est-ce donc d dire pour autant que le frangais, en tant que
langue d'6criture, a permis et favorisd le ddploiement de l'espace
littdraire maghr6bin particulidrement f6cond aujourd'hui ?

L'histoire coloniale a fortement marqu6 la littdratue maghr6bine
de langue lrangaise et plus parliculidrement la littdratue alg6rienne.
Le fiangais < butin de guerre )) selon I'expression de Kateb Yacine
a, dans un premier temps, 6td une arme de revendication l'ace

d l' < Autre >, puis, dans un second temps, face au < m6me >,

il a repr6sent6 le moyen cathartique de s'analyser et de mettre i nu
les maux sociaux du Maghreb inddpendant.

Plusieurs pr6occupations ont donc domin6 la th6rnatique des

plus importantes o:uvres de cette litt6rature depuis sa naissance :

. Identit6, afirrmalion de soi, refus de l'ordre colonial
et de son iddologie, avant les inddpendances d travers des textes
dits de ( t6moignage > et de < combat revendicateur ) ;

. Critique sociale, relation au pouvoir, insatisfaction
culturellc, origine et identit6, conflit entre les diffdrentes lbrmes
de culture, oralit6, exil. . ., dans 1es productions des post inddpendances.
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Parce que langue de la distanciation, le lrangais a sans nul
doute permis, non seulenent l'6mergence de toute une production
littdmire specifique, mais arssi pour ce qui est des auteurs d'dchapper
grSce au recul criateur, au danger des discours dominants qui ont
pr6r,alu aprds les inddpendances, donnant ainsi du Maghreb une
irnage plus juste.

Dans cet isthme entre deux langues dans lequel se situe cette
litt6rature, des o:uvres, de plus en plus fortes et dans des formes
litl6raires de plus en plus recherch6es, ont vu et voient encore
le jour, multipliant subtilement les lbrmes de l'interculturalitd
et des syncr6tismes culturels. Une nouvelle probldmatique
identitaire se lbrge ainsi, notamment e travers la reconstruction
d'une langue retravaill6e, re-rythrn6e, donnant d lire le qucstionnement
dcs auteurs sur les r6alit6s socio-historiques et culturelles qui sous-
tendent I'histoire rdcente de Ieur soci6td et de leur pays.

Dans ce contexte rdcent, les littdranues qui se sont d6veloppees
surtoul dans les anndes quatre vingt dix en France par une nouvelle
gdn6ration d'dcrivains alg6riens qui, de leur exil ont fait part
de leur rdvolte et de leur souffrance, portent aussi la marque non
seulement de Ia vitalit6 de cette production mais aussi de I'urgence
de l'6criture. C'est comme si la distanciation procurde par I'exil
agissait comme un rdvdlateur cathartique dans le sens of l'espace
de libert6 reprdsent6 par le pays d'accueil a permis l'anamndse
et a contribu6 d rompre la claustration imposde par la peur et la
violence. Les narrateurs des rdcitsr d'Abdelkader Djemai, par
exemple, datant de cette p6riode, sont pr6sentds, pour la plupart,
comme des personnages ir la fois lucides et ndvrotiques qui
assistent impuissants d la montde de Ia violence et de la lerreur dans
leur ville natale. Ils ont vu leur pdre respectif assassind sur la terre
algdrienne dans une autre guerre qui, elle aussi, ne disait pas son
nom et face d I'absurdit6 de l'instant pr6sent vdcu, ils remontent
le fil du temps et de leurs souvenirs pour en fixer les traces dans
leur m6moire et pour s'en libdrer.

Entre journalisme et littdrature, ces auteurs se veulent 6tre
tdrnoin de leur temps. De ce fait, si les mises en scdne de l'dcriture
et de la langue se confondent parfois avec l'6criture journalistique
et le tdmoignage, elles permettent aussi de situer les dcrits dans
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le vaste champ de la litt6rature par l'exigence accordie par certains
auteurs d la littiraritd de leur texte de par la densit6 des figurcs
de styles utilisdes, le soin apporli au rythme des pluases, la dirneusion
syrnbolique qui tmverse Ie recit et otr se joue I'essentiel de Ia signification
du roman. La n6cessit6 d'icrire se tient bien ici du c6td du refus
et de la rdvolte, tant il est vrai qu'6tre auteur c'est 0tre <celui qLri dit
non) pour reprcndre l'expression de Brecht.

D'une autre fagon, de l'autre c6t6 de la miditerran6e, dans

les annies quatre-vingts, la probldmatique identitaire 6voqude
prdcidemment, a trouv6 igalenrent son dcho dans les productions
littdraires de I'immigration, detxidrne, et troisidrne g6ndration appcldc
g6n6ralernent < Beur >. Si la caractdrisation de cette littiratnre est

longtemps restde assez ambigud c'est parce que les auteurs situis
dans l'entrc-deux culturel se disent d la lbis liangais, de tait
et de sol, et maghrdbins de par ler:r ascendance et lcurs origincs.
Leur production dans I'espace littdraire maghr6bin et frangais s'est
trouv6e pour ainsi dire sans filiation et n'est pas encore pr6te ?r 61re

l6gitimde, si bien qu'on a parle de < littdrature naturelle > par'

opposition ir < l6gitime ,> dans lc sens juritlique des lcrmcs'.

Cette littirature, loude i la ibis pour sa valeur littiraire
de tdmoignage et son aspect sociologique, a ouvert le champ d'un
espace narratif spicifique oi les processus de llliation, au sens

identitaire du terme, qui solit au cceur des rdcits sont soit remis

en question soit sublim6s.

Dans le contexte de I'irrmigration, cette fi'agilisation
de la filiation que donnent i lire les textes de cette premiere
g6n6ration d'dcrivains montre bien les d6chirements voire les conflits
int6rieurs de ces jeunes auteurs (et par ld m6me de toute une

g6n6ration dont ils sont les porte-parole) ?r la recherche d'une
re-connaissance identitaire qu'ils ne trouvent ni dans I'espace des

origines ni dans celui du pays dans lequel ils sont n6s, d'ot
la crdation d'un troisidme lieu hybride - celui du < Beur > - qu'ils
ont eux-mCmes g6ndrd et fagonn6 pour combler une lacune
identitaire produite par le didoublement linguistique et culturcl
et par l'exclusion.
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Litt6rature de t6moignage, ces premiers romans donnent d lire
des trajectoires et des quotidiens particuliers et singuliers dans
le sens otr s'ils disent la fiddlitd aux ainds, ils affirment igalement
se rattacher d un pays autre, dL rure soci6td qui jusqu'ici ne les a ni i..us,

ni admis, ni reconnus. C'est pourquoi, ai.r plan litt6raire cornme
au plan de la langue (hurnour, ddrision, ironie le plus souvent,
introduction de verlan ou de mots ddfbrmds, mise en paralldle
de diffdrents registres de langue, entre autres), la produclion de celte
g6n6ration est restde conlbrme aux thdmatiques souvent st6riotypies
attendues: enfance misdrabiliste, r6le de l'6cole comme moyen
d'int6gration, opposition entre modernitd et tradition, statut
rdvoltanl de la femme...

Suivant en quelque sorte Ia mOme trajectoire que celle
de leurs ainds maghr6bins, mais dans un tout autre contexte,
la giniration suivante d'dcrivains dits < Beur >, celle des aundes
quatre-vingt dix, tourne le dos iL ses pr6ddcesseurs en se situant
d'embl6e en dehors de la logique communautaire. En inscrir, ant
leur projet d'6criture dans l'universel, ils marquent la rupture avec
le groupe dont ils ne veulent plus 6tre les pofte-parole m6me
si l'autobiographie reste encore, pour certains d'entre eux, Ia forme
d'6criture qui leur permet de se dire mais d'une faqon plus
complexe notammenl par I'originalitd et la diversit6 des personnages.

Les auteurs de cette g6n6ration libdrent ainsi leur imaginaire
et donnent d lire leurs 6motions, leurs joies ou leur' lristesse sur
des modes plus inh'ospectifls, plus individuels d partir de thdrnatiques
universelles comme l'enfance meurtrie, 1'absence, l'amour, le mal
de vivre, le devoir de mdmoire... Et, au plan de l'6criture, souvent
sur un mode subtil et crdatif alliant fond et forme, le r6alisme
devient, de ce fait, critique sociale, r6appropriation de sa propre
histoire, y compris celle de I'immigration mais sur d'autres
proc6d6s plus inclusifs qu'exclusifs, ce qui laisse augurer pour
ce type de production litt6raire une vitalitd certaine.

Paralldlement, sur un autre versant, s'est dgalement d6velopp6e,
surtout aprds les ind6pendances, toute une production littdraire
dmanant de ce que I'on pourrait appeler < seconde gdn6ration
des Pieds-noirs > c'est-d-dire celle qui, trds jeune, a ru ses ascendants
quitter l'Algdrie en 1962 et qui, de m6me coup, s'est vu imposer
un < exil > en France, sans en connaitre trds profonddment les raisons.
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Cette litt6rature qui se d6termine par l'appartenauce
des icrivains d une communaut6, somme toute spdciliquc, et par
des circuits d'6dition et de diffusion frarrgais ouverts touchant
des publics autochtones, semble malgrd tout diffdrer d Ia tbis
de [a littdrature tiangaise et de celle de la production des ainis :

celle dite < coloniale > et celle regroupde sous l'expression < Ecole
d'Alger >. Si on y lit, toutefois, le mdme attachement visc6ral

au pays, d la terre natale, ces dcrits, dont le rnotif identitaire restc

paradoxalement dominant. sont souvent prdtexte au d6veloppement
dc tout un discours' visant. par-delir la nostalgie d'un Eden perdu,

la re-connaissance de I'entiti sociale algdrienne, douc d'une
Histoire et d'une culture entidrement occult6cs voire itoufl6es par

la domination coloniale.

Aussi, seules les lectures pratiqudes ir partir du Maghreb, par

une sensibilitd maghribine voire m6diterrandenne restet.tt-elles,

sans aucun doute, d rn€tne de mieux ddchiffrer et com/prendrc
(au sens dtymologiquc du terme) les th6matiques d6veloppdes,

les r6seaur d'allusions mis en place, les connivences de la mdmoire,

les connotations d'ordre culturel lides ir la terre d'origine.

A l'instar de I'Orient, le Maghreb n'a cess6 et ne cesse

d'alimenter l'imaginaire europeen. Depuis le xlxo"" sidcle. de nombrerx

rdcits de voyage, essais et romans ont donne de cette partie du sud

de la M6ditenan6e des images plus ou moins fiddles souvent

empreintes d'un exotistne r6ducteur et st6r6o1yp6. D'ott, pour une

bonne part i l'origine, Ie d6sir des auteurs maghr6bins de donner'

en tiangais, dans la langue de l' < Autre >, une vision de l'intdrieur,
corrig6e et nuanc6e, plus conforme d la r6aliti.

Pour ces derniers, si le choix du frangais comme langue

d'6criture a pendant longtemps 6td douloureux et culpabilisant
parce que v6cu, selon I'expression d'Albert Memrr i, comme

un < drame linguistique ), celte ndgativitd de la langue est, aujourd'hui,

Iargement d6passde, mOme invers6e. La fdcondit6 et la valeur

esth6tique des productions littdraires ddmontrent avec 6clat que

cette litt6ratue, constamment d l'dpreuve du temps, arrive

d d6jouer les impasses linguistiques, d ddpasser les anomalies

de l'Histoire, m6me si le champ de la r6ception au Maghreb et donc

celui des lecteurs-destinataires potentiels reste malgrd tout pos6'
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En ne reprdsentant plus la langue du pouvoir, Ie frangais
acquiert aujourd'hui un r6le cr6atil' beaucoup plus importanl
puisque permettant la transgression, la rdvolte, la critique
et le ddvoilement surtout par le biais de I'autobiographic. Il reste
maintenant aux pays du Maghreb d impulser, divelopper
et encourager un v6ritable travail de traduction des u:uvres qui
composent cette lindrature afin de rdintdgrer tout ce patrimoine
culturel crdatif dans Ia langue nationale. C'est ld I'enjcu a la lbis
politique et culturel du Maghreb de dernain.
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