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Résumé:

{'et article traite !a qttestion du rapport triangttlaire enTre l'acte de

truduire et ceux cie lire et tl'écrire En tant qu'arl de lire, de comprendre el cle

rell'oduire un texte second samhlable ct dif/ërent dtL lexle source, la traduc'tion

littéroire e:;t prisonnière d'un certsirt nctmbre d'intérét's à la /bis distincis el

contplént r.n/u ire:.

Plus t1u'une simple opératictn sur lci lctngue, ltt trqdttction litlëraire est

une octit,iré créatrice etunereflexioninterdisciplinoire. SavaleutdépendJu
suu-air- lire et du srtvoir- écrire.

Aussi ancienne comme la parole, I'activité traduisante ne cesse de

s'inscrire comme une réelle problématique. Elle n'est plus un siniple acte de

traduction , voire un acte de transposition et de superposition de mots et

d'idées d'une langue à une autre iangue, mais une opération inteilectuelle et un

privilège qui s'inscrir enlre l'acte de lire et celui d'écrire.

Ainsi donc" la it'aduciicn peut se prociamer. par ercellence. conlme

une discipline noble, Elie l'est incontestablelttent I Eiie l'est par la tllouvance

et la ciy;namiciue de son obrjet d'citude : ia linerature. cai uile discipline se définit
généralerneni par scti ob-jet d'etude eI nar ses méthodes.

Le ti'aductcur est un être << pol,r,r'alent ». sa rnission é.;ince les

principes inclir,,idLralistes et le place dans les bastjons ci'une dimenston

uiriverselle ; là oir 1a générosité. la toléiance et l'acceptation cle la diitÉrence

sont des règles éiémentaii"es. sar^rs lesquelles l'activité traduisanle perdra toute

sa valeur et sa raisorl d'ôtre. Poul'ce. ii est evident i'adntettre qu'il n'y a pas

de traduction lldeie. La qucstion de 1a lltldlité absolue en tl-aductiott n'est
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§ KHADRAOUI

légitime que dans I'imaginaire. Le traducteLrr n'est-il pas un être
huntain sensible, réceptif ct influençable I La reprodLrction du sens source
relève tiu domaine de l'impossible. Seule donc, la création divinc jouit du
label de l'originalité absolue et de I'exclusivité.

Pour ces raisons. il est admis de ciire que la iraduction est entourée de
contrarntes. Et ià encoie le concept de sub.lcctir.ité ne peut être totalement
écat1é. C'est pourquoi, ia lraduction se présenie comlile un acte d'une
ijelicatesse incontestable. Cet état de fait nécessite iln Diol-essus aussi conrpiexe
que celui par lequel est passé i'auteur de i'æuvre source.

En ce sens que le rraciucteur operera toujours sous i'influence de
contrainles et d'intérêts tbrt distincts. Si le texte scitrce a été produit sous
l'intlucnce d'un vccu existentiel, historique. culturei. social, iirtéraire ... il en
va de mêrne que sa lecture se l-era sous I'influence d'inpuisions et de
préoccupaticns tout aussi réelles, et desquelles le lecteur traducteur ne peut se

démarquer totalement.

Ainsi apnaraît le premier écueil. celui de la lecture. A ce pr,,-pos, noirs
estimons que Ia traducrion d'une æuvre littéraire dépend de sa cornpréhension.
Nor"rs comprenons pour traduire et non I'inverse. C'est Ia nature de la lecture et
sa valeur qui conditionnent. dans Lrn pretrier temps. toute redaction possible.
donc toute traduction, puisqu'elle esi une recréation. r,oire une réécriture : « Ia
lecture tl'un texte étranger la protluire un terte second, double du
premier. Une suite de lectures va se faire écriture prisonnière d,impératifs
en appareiice inconciliables : d'un côté le respect du texte original, terte
source, de I'autre la néccssaire production d'un autre te\te cible. texte
crée ou plutôt recréé. »(t)

La lecture est u!'le science. It savoir iirc. n'esi pas lirt. Savoir Iire,
c'est sayoir rjéchjfliel' le code du ierre, c'est avoir un outillage conséqucnt. des
connaissances variées qtii rouchent tous les dcnraines dont ceur relatit! à ia
linuuistiquc. la socroiogie. la ps.,,chologie. la cultLire . A ce ritre. noLis dirons
que la irttérature esi à la t-ois histoire e st riiscotrrs

Traciuire c'esi d'abofd ccntpr.cndre Ie sens de l'eurre iirérairc. Or,
ncus savons que celle-ci peut avcir de sens très nr-iancés. clu'une première
iecture. nréme attenti\c, est incapabie d. lessaisii.iltaut scpenétrerd,une
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compétence de lecture indiscutable. Ce n'est pas n'irnporle qu'elie lecture qui

donie accès au sens de l'æuvre. Ainsi <jonc, la pénétration aux abîines de

l'æuvre est sujctte de ce savoir Iire.

En d'autres termes. ce n'est pas parce qu'on peut iire' qu'on peut

écrire et par conséquent traduire. La cornpétence traduisante dépend, dans un

prerriier lieu. du savoir lire. et. dans un second lieu, du savoir éerire, D'oir le

rappofi triangulaire entre 1'acte de traduire, celui de lire et l'acte d'écr'jIe'

Par le savoir lire nous rte visL,t.ts pas ceite o1lération mécanique qtri

.",ise:,r à suivre des veux !es caraetère§ d'une écriture et poul'oir ies

identifier, connaître les sorrs auxquels ils ccrrespondent. » (2) I\''lais plutôt

iiéterrniner: ri !es unités rle deuxième articulation du Iangage )) colilnle

1'atllrnre Anrlré Martinet. Ce qui signilie tlue Ia cotilpréiretrsioll ne sutlit pas à

elic seulc. ii faul la concrétiscr et la matérialiser.

b. ton côté Georges N{ounin souligne que : « pour traduire' il ne

suflit pas de connaître les ntots, il faut connaÎtre les choses dont parle le

texte à traduire.»(3). i,ire un lexte littéraire. c'est I'aborderàpartirdesa
propre perception. de sa sensibilité. de son s)-stème de valeurs. de ses

rétërences..,ce qui permet de dire que la lecture est aussi création. Toutefbis.

cefie création ne doit être. en atlcun cas. à l'origine de la déforrnation du

tnessagc soilrce. Si un tel cas se présente se serail Ie pire des échecs surlout si

cet acle est acc6mplit volontairement. En outre, et dans certaines situations,

c'est i'infldéiité qui renC ia traduction de plus en pius belle : « les traductions

sont comme les fernrnes. Si ellcs sont [relles, ellcs ne §ont f]as fidèles et si

clles sont ficlètes, elles ne soni pas belles' >r A ces propos nolls ajoutons

I'exprcssiot.i de Çearges Nlounin dans laquelic i! consiCère clue les traductiotts

solt comme de s lenrmcs , pour être parlaiies. il iaut qu'eiles soient fldèles et

beile-s (.1)tlLian1 à ncus. nous constdcron,§ que cctte réfiexion es1 acceptiiblc

dans le cas des firtttres. ntais elle n'esi pas er identc Itri-squ'ii s'agit des

traclrictions litteraires.

L'impossrbilité de séparer l'inlldéiité de ia tradLrction tient surtorit ir

l'objet niême de la discipiiine , ceile-ci :<< travail ele lecture, d'interprétation
et de réécriture, entreprise d'importation ct de natural!§:itirln. eile est Ie

résultat de choix d'ordre linguistique, stylistique, esthétique et aussi

idéologique. » (5)
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Ce qui revient à dire que Iicentificarion d'un rnol nécessite parfois
dcs recherches poussées suftout en I'absence d'équivalent cians la langue et la
crllture cibles. Comrne le signale M, Eckenschrviller : « à travers les mots,
sous les mots, derrière les mots, au- delà tles mots...nous donnons corps et
vie aux choses" aux pensées. Les mots sont à notre service mais aussi nous
trahissent : mots- pièges, mots creux, mots passe- partout » (6)

Dans la majorité des cas, le tradircteur s'efforce cl'effèctuer Lin
décaiage ei un déplacement dans le temps pour saisir la difference due à un
espace autre que ie sien. c'est dans ce sens qu'on parle cle lectures
hétérospaciaie et hétéro-tempore lie. C'est vrai. la iectirre littèraire est l'ai.iable
en lonction de notrc rranière rie percevoir les mots. ceux-ci :(( sont instables,
dépentlants, de toute une imprégnation et un contritionnenrent. seron notre
appartenânce socio- culturelle. notre âge, notre Ibrnrationo notre histoire,
nous accordons des sens et des poids diYers aur mots. Le mêmc signifiant
possède des signifiés différents. chaque personne a son vocabulaire
construit à partir de connaissances sur resqueiles se greffent des charges
affectives. » (7)

Nul doute que la traduction est une interprétation, mais elle est aussi
une réduction. une telle réduction ne doit pas êrre appauvrissante rnais
cla'fiante puisqu'elle rarnène le rnot à sa significarion 1uste.-a son ultime scns.
Là aussi, ei compte tenu de Ia polysémie du mot, clu seris qu,ii acquiert dans un
contexte donné à un moment donné . est- il possib)e. encore un. ibi., de parler
de transposition p.arfaite. de fidéliré ?

A ce titre. nous osericns dire non. Nlais qu'en revanche la diuërence
qul :n résuite ne sera pas perçue comme une alteinie à i'originalité du morrent
qu'eiie n'esr pas voulue, mais comme la part de créativité du traducteur. car
l'cssence de Ia resserr'olance c'est la dissemblance cor.nme disait platon.

cer'1es. la réécriture du lraducteur ne sera_ ui c\acternent ie texte
source. ni ie texte cible : eile forn.iera en quelque sorte un interméciiairc. une
passereile. iin licu d',.jclrange. d'rnteractior.i et rje brassage de cLrltures cje
ilentalités ei d'rntdi'êIs fori diYer-s. Le iecter"ri-tradLlcieur.rtl'ion. invirc par. le
textc lui-mênre à laire p;-erre J'un saroir iir.- et pai- la suiie il'Lrn savoir écrire.
car:<< le phénomène littéraire n'est pes seurement le texte. mais,ussi son
lecteur et l'ensemble des réactions poss.bles du lecteur au texte-énoncé et
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énonciation. » (8) C'est pour cetts raison quc la traduction est considérée

comlre une sollrce d'enrichissernent par excellence. Elle encourage I'ouveilure
sur autrui. défend le principe de complémentarité indispensable pour tout
changement d'un efÏectif développentcnt d'ordrc scientifique, littéraire,
culturel ou alltre.

Après cette esquisse cians Iaque lle no'JS avons essa),'é de mettre en

reiief le rapport triangulaire entre I'acte tle traduire, de lire et d'écrire, noLrs

lenterons rians ce clLri suit de par-lci Ces cilfférents intérêts qui conditionnent
toute iraduotion. L'apport dc ces inrérêts ne doit être ignoré. Toutelois, nous

devons sig.naler qu'ils n'ont de valeur et de rrérite que iorsqu'ils s'inscnvent
dans une procédure clui permet de faire le lien entre eux. c'est-à-dire parler de

1a reiation d'rnterCépendance qui les déterrline,

t- L'INTERÊT ITNCUIST|QUE :

I,a traduction n'est pas Lln.jeu de transposition, de superposition et de

transferi de mots et d'idées d'une langue à une autre. Au contraire, elle est. par

son essencc. un jeu cornbinatoire entre deux svstèmes linguistiques lort
diflérents. Pour ce, la question des équivalents et des interlérences. que pose

toute traduction, doit être prise au sér.ieux.

Traduire n'esr pas rapponcr un ic\tc d'L,ne .angue a une lutre. mais

c'est savoir le rapporter : c'est-à-dire être en mesure d'exploiter toutes les

ressources du langage dans la langue source et la langue cible. C'est pourquci
le traducteur doit être un bon biiingue,

L'acquisition d'un savoir" lineuistique r:st indispensable. rlu nornent
que l'usage de ia parole diffère d'urre situation à une auire et d'Lrn conte\tË a

un autre. C'est dire qLle dans la tra<iuction liitérarre. le traLiircteui'est en iibre.
Cette liberté erplique. en partie, le recours aur e,qLriralents. à 1'a.iuster-.ient et au

réa.iuster.nent du sens. Et c'est là où ie traducteur est appelé à manilesier tout
son talenl et son sar.oir- faire pour lnettlr' à son profil toutes les richesses
qu'offre Ia lansue .

En eflet. c'est .dans la parole ordrnaire {iue peuveni se réaiiser touies
les composantes du iangaue. Ceci erpliqiie la pol,v'"'alence dL; iangage orciinaire
c1ui, en dépit de sa complerité et la rirultipiicité de ses cûûrposanies et de ses

iàcter"rrs. 9 oifie au lecteurtraducteur. iine ganime variée de lectures, N-otons.
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dans ce conte\te. que la r'éalisation de : « Ia lecture est une activité
nécessaire liée à la totatité de I'individu, à ce qu'il est, à ce qu,il vit, à son
prûpre rictuel".,Lire, c'est avoir choisi de chercher cuelque chose... » (101
Connaissarrt que ce n'est pas toui 1e inonde qui pc,ssece cette faculré. ncus
consiCérons qLre la ouestion de la fidélitû absoii:e en trrrjuction n'est pas
légitirne. Elle n'exisre rlue daits I'iriacinairc Cc ccur qui igltorent la
particularité ,je la traductioli. Lc lraducteur r'esi-il p,::, iin ôire ir,.iniairi rect:ili
intluençable et sensibie ! La reprcrciirction du seiis srllrce ians son i1lérlnlité ct
en toute 1ldé1ité relève riu r.loniaile ,ir l'irapossibie ,§euie conc ia créai,un
divine.jcuir dii labei d,: i'ot-igiriaiitÉ absoluc ui de l'e r,cil::,ii iré

Cor,r.ne r:util de p.récisiit;r r.t cie risue,.:i.. ia iini:uistique assLrre la
scicntifieriLc de la traduction, c.iu momeni iru'cllc' << répond avec précisicn
sur le plan scientifique à cette question fondarncntale: que doir-on
traduire...dans un texte pour atteindre le plus totalelnent possible
I'objectif premier. la qualité première d'une traduction : la fidélité totale à
tout Ie texte ? »(1 l)

Le traducteur cst tenu donc de s'investir sur lc plan iinguistiq,e, dès
lors s'il corrsidère que son travaii a pour but de coiiirnuniquer ar.ec aurruri.
d'éiablir des ponts et briser toute lorme d'isolationnisrxe er d'erclusir isme.

A ce titre. nous esriirons que Ia traducrion. notalrlrreni littéraire, est
un art ciri se préoccupe de rernpiir: r< deur conditions dont aucune en soi
n'est suffisante : connaître la larrgue. et connaître la ciyilisation dont parle
cette langue. » (12) Parce qu'eilc nécessire ditÈr'entes crlnneissances. l'activité
tlacui-cante n'est pas uniquement r-ine opéraii.,n sur ia langue. el]e esi aussi une
opération cLriturcile. sociolouique, psy cholo,:iqLr: et iittcraire . Reconnaîire cette
spéctf iciié. c'c-ci reconnaître Ia con1pierjte i1e la traductiop ct co6pr.endre le
peu de tLaciLicterrrs el ti-aiir-:ctiilns sLrrtclit ,lans les oar s ciir tiers rronclc.

li,irtcl'lii" si irous insisrr-rns -:ul i in:tr,,.lrtancc rie l'!ntérêt linuuistique.
ce n'esl pas irour far|e ce la tiacluction une science exactc el une discipiine
infirilliblc. nrais c'est poui irriiinir aur rraducleui-s ies movens nécessaires pour
laile face à tous les piol-.rèrles qLii p.gurar, surqir au cours <je la tradrrctlttn,
c'est aussi unc manière pour dire qiie ie rraclucteur iioit s'équiper cje rro,ens
efficaces et ailéquats..
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certes. la traduction est I'expression linguistique d'un écaft entrc deux

iangues. Or. nous .Or1p3i55crnS que Chaque lan_gue a son propre SYStèlxe et SeS

propre-s règles. ce qui signifie que la traduction proprement dite est déternlinée

Dar toLit ce qul se laitache à 1a lirrguistique et que tlême sa scientilrcité découle

de celle de la linguistique. Quiconque se trouve en face d'une traduction doit

savoir qu'il se rroutre en Iàce de cleux réalités linguistiques distinctes: ceile de

la langue sourcc ct celle de la iangue ci'nle.

D'L:ne ma-nière générale. ia linguistique esi. po!lr la iraductrcrn un outii

de précision qui Iui fburr,it i'essentie I des concepts dont il a besoin Cette

réalite{ qui fàii que ioui tradlicteur s'abreuve d'un bain linguisticue b!en

déten'niné. contlfrre. cncoi:. une fots. le principe dc diffèrence ct d'écart r-1ui

caraÇtérise ci:aque activite'.raduisante.car:« si les n.iots l cians n'importe qLlei

systèire liirguisliqiic) étaicnt chargés de représenter des concepts dolltles

d'avance. ils auraient chacun^ cl'tine langue à une aulre. des correspondanls

exacts pour Ie sens : or il n'en est pas ainsi(I3) dans la tradLrction cu [-e

traducleur pour des considératicns csthétiques et parfcis techni<lues. recoLlrs à

l'ellipse, à I'aliusion. à la distorsion, cmpioie des tûurnures personnelies

invente des ressources. Ce soni ces procédés qui lont que la traduction est une

création et que le traducteur est un eo-auteur. Par:a pratiqlc. ii p.irrieipe à la

:ttl r ir' dr' I ttur rC ;ottrce

2. L'INTERÊT SOCIOCI-LTURET,
Nul doute que ia création iiltéraire est à la lbis historre et discours.

L'intérêt des conditions et des circonstances dc la production est jmpoftant.

C'esi pourq,roi : « traduire est aujourd'hui non seulcment respecter le sens

structurel ou linguistique du texte ( son contenu lexical et s,vntarique) mais

aussi le sens glohal du message avec son milieu, son siècle, sa culture, et s'il
le faut la civi!isation toute différente dont il provient' » (14)

La traduction esi donc Line prali.lue à la ibis sociale ct cultureile.

L'attrtudc dLi traducteur en fàce d'un iexte il'est pas Ltniquelllent unc attitude

personnelle. mais elle es1 aussi une attitude qui reiiète un esprit collectif ;

voire un esprit sociai est culturel CoLrble: ceirii de l'aitleur et cehii du

traducteur.

Ce

littérature n

i'ei'ieni à dire ciLie l'i:ripact des dotinées socio-cultuielies sitr ia
plLrs à iiéniontre!'. L)e ce t,rit. nous estitttutt: r'lLlc le tlavail cjû

qui
'Èsl
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traducïeur reflète un effort qui ne peut s'inscrire que dans une perspectivc de
conrplémcntarité qui accepte la diflërence et considère i,autr-e corrme
padenaire incontournable. L'édification de la cjvilisation rnondiale. qui ne
sauiait eire autre chLrse clue la coalition à l'échelle nronrjiale dr.toutcs les
cLrltures préservant chacLrne sa spéciflcite. passc inér,itablcnrent par
l'acceptation du principe de la ditfercnce.

La tradLrciio. devieni r.io,nc un lreu oii s'erprime r'écart ci ra
dillërence. Par celte particularité. I'activité tr"acluisante:« aboutit à
transforrner le texte- cible en une sorte r.l'intertexte. » (15)Ce Qui penret ce
dirc que le traducteu.r est un réconciliateur enrre deux s_ystèrnes : ..lui d* l,
linuuisiiquc et celui de la cultui'e. Il contribue ai;ssi à la promotion dLr
(( partenariat du saYoir et de la culture. »

Les notions de décalage er de difrërence so,t donc dans la tracluction
plus qu'évidentes. La lecture de i'æuvre à iraduire : « va se faire en fonction
de nouveaux centres d'intérêt, avec d'autres systèmes de référence... la
réception de l'æuvre étrangère ( en traduction) ne peut être dissociée de
l'examen des représentations ou des images que ra curiure cibre (celle qui a
traduit et qui lit, interprète) se fait de la curture source regardée, traduite,
reçue » (16) Dans certaines situations de traductions, il faut partir non pas du
serls âppar'lnT clLrc véhicLile !c '.t, niais des images qui s'en dégagent et qui
rerrvoient à la culture s0ürce.

En outre, le traducteur. ce passeur. cet interniédiaire, ce bâtisseur rroit
sa,oir r'ru'aucune cuiture n'est infërieure à une autre. cùrtcs. eile est ia
nrénroire collectrve d'une sociéte. elle la caractcrise. eile la cl.rTlnii. mais elle ne
peut être appréhendrie et conçue que dans un ca,.jre unjrersel et liun:ain.

'fcuie 
cLriture n'est qire pcrméable au\ eutres Les brassages constatés

à travc.s Ie ,onde sont ir-appants, Le rnoriie ne se linrite pn, u.,i. petite vie.
c'est un ulri'"'crs heterocliir-- cion'L il est dc connaître tous les i-ecoins.

Il va donc de soi clue si ra coi,petence lineLristiqL:e et litléraire est une
nécessité dans toute tracuciron. celle reiatri e à lrr clilture et aux conditions .le
production et de récepti'n est aussi cieternrinanre. La traduction ne peut se
conce'oir sans une richessc cultureiie en dehors de laqueiie le traclucteur.risque
de s'egarer.
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En outre, il est à signaler que dans toute §ociéié et dans toute culture il

), a des constântcs et des variables. Pour ce, le iraducieur est appelé à se

pénétrer d'une culture riche lui pennettant de saisir ia signification de chaque

mot et de le rattacher à son juste contexte culturei et social, Si la cultui'e de

ciiaque société est une constante. 1'évolution de cette cuiture esi aussi une

eousiante. Un rnoi peut al'oir changer de signiiication. pour le saisii
objectivement ii laut le penser dans son cotllexte d'origine.

3)- L'rNTERÊr pSvCHOLOCIQUE
La leciure ci'une æuvre iittéraire à traduire cst une inierprétation

pcrsonnelie. Certcs. ies é1én.ients linguistiques et socioculturels détern'iinent, en

paüie. cctl-c interprétation. mais ia psy-chologie dtt traducteur. son idéologie, sa

ccr:rpétence. son état d'âme au molnettt de ia tladuction déterminent quattt a

eux 1e sens que va prendre l'æuvre en traduction.

flornme le iàit remarquer D.H.Pageaux : (( les interprétations des

tertes littéraires ( notamntent étrangers) sont souvent tributaires d'options
politiques, philosophiques, religieuses, et pa§ seulement esthétiques. »(17)
Or. ces cptions pcrient généralement un cachet peisonnel et sont s'inonlmes

d'engagernent, d'acte de décision et de conduite ir-rdividuelie.

l-a traduction littéraire est une Léilexion sur la psychologie des

peuples. On peut. à partir d'un tcxte traduit, cotinaî1re ia ntentalité de la société

décrite dans l'æuvre source et repérer les défbrrnations qu'a subies l'intage de

cette socii:tÊ dans 1'æuvre cible. Ce qui ressort du domaine de la littérature
comparée.

S'investir cior.rc sui ie plan ps;,chologiclue est opération d'un intérê1

considérable, car c'est ia qu'ii v a achopperneni. I-ine telle opératiorl est d'Line

irnpoilance. E.lle exigc du traductcur Cc s'apprt--prrier néce-ssairernent ie prolil
psy'choiogique de I'aulcur. connaître soit horizon iittiraire. ses pt'éoccupalions,

sulir cngagenlent. ses préiërertces...atrn de rnie ur saisir sr ', isroii ciu rttcilde et

par conséc1ue:rt êti'e en ntesul-e ie riéchi1'fre:: ie niessage qri'il souhaite

transmeitre Ii v va de ia cpaiité de la trariuction. )aqiie!i* rioit plonger cians les

pnrTbndeurs rlêr-nt i1u silence , ciu tton-ijit. des aliLrslon-....

Ainsi. toLrte tradirctiorr 951 çn (i-spositil'ci'nLii,-r- antrlt'st,,;',ii rcoose sur

ia naiure de la relation ilu iraducteur avec ie te;ite à traduire.
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.1) L'INTERÊT METHODOLOGIQUE ET DIDACI-IQUE
L'actir ite tradr.risante n'est ni innocente ni gratuite. Souvent. elle se

tàit en fbnciicn d'Lrn certain notnbre d'intérêts dont ceitr reiatifs à ia didactiquc

et à ia méthodologie. C'est pourquoi la ciuaiité de ia ti'aduction et sa l'aieur

dépendent, enpaftic.deiamanièreaveclaquellecniradLrituiltexte.Autlell)ent
dit. le nrécanisnte de i'acte de tracluirc ne doit jamais làire oi-rblier zlr tradircïeur

de pcnser à ia q.ueslion inauEurale dans toute opération rie trarjuction à savoir .

cie quoi s'agii-ii ? c'est - à- drre quei est le sens du texte à traduire'l

l.a réponse à cctte qLtestion fait apoel à r.rne autre. celle de se

cienrander si derrière le sens apparenl n'y a t-il ilas un autre sells doué d'une
interrtion particulièr'e ? Ce qLri renvoi au sa\'oir- lil'e. C'est dire que Ies

di1-{érents iirtérêis (lLie nous venoits de préscnter entreticntlenl une relatitrtt

d'interdépendancc. d'ou l'impossibilité de ics séparer'.

Après la découverte du sens et toutes ses irnplicaticns. vietlt drtnc le

savoir- faire du traducteur. E t c'est là que surgit une question de grande

importance : comrrent faut-il iraduire ? A ce titre. noLrs considérons ciiie si ,,

la communication humaine, par lc Iangage, consiste en la transmission
d'rrn louloir-clire qui, à son tour, conditionne I'acte langagicr. » (I8)
Cerles. le voulo!r-clire est I'évidence ttlêtre cie tout acte créatif. rnais il nc peirt

être détacl',er Cu savorr-ciire ou du savoir-Iàire. ['our ce. ii ne siiff rt pas de

connaîti:e toutes les pctential;tés du langagc. eie saisir ie sens de l'æuvre à

traduire. mais il faut savoir exploiter toutes ies richesses de la iangue.

Unc ielle compétencc pern.rcl la création d'ttne æuvre dont la valeur el

l'criginalitii penrettent d'atteincire le but esccntpté : detreurer firlè1e att texre

sourcc et créer. à pariil de traducticn. un efièi sur autrui. C'est ce quierpiiqirc
ia présence cic certairrcs æuvl'es rie traCuction qui dépassent. sLrr le plan

zinisticlrie ct estilétiÇLle. les æii'.'res silur-ces.

N,:lus estinrctis. ûu'en t'natiei-e de traduction. la ciidactique refuse de

prcrcécler à la i'raginentation du serts. Ainst. le traducteLir doit considérer le sens

du tcrte sorlice dans sa totalité, Tradirirc phrase par pirrase oLr ntoi par

nrot. sâns se soLrcie i' de 1;r coiréieirce ter.tueiie est une opération à grands

probienres. Le iisque de firus:ei' ie -.en,.. de ie clértaturer n'est pas ii écaricr {-e
qui cr;1 contraire à l'csse:ice ;r.lôltlc ii* i':l;ti','ite traduisanlt et i\ I'l:ilrit;Lrc

lr il i'il ! !'.
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A ce stacie de notre rctflcrion deur renlarques s'imposent

Premièrenrent : il est hors clue.stion cie parler de traduction sans parler de

conn"isso,',ces approfondies dans les diftërents irltérêts que nous venons de

irer.,,r., et surtout de la ri:lation d'interciépcndance qui les caractérise. c'est

["L,rqr"i, nous n,hésitons pas,1e dire que la traJuction est une aciivité

interd isc iplinairc

Dculièmement : l'activité traduisante ne rjoit pas être abordée dans un esprit

de rivalité. de haine ct d infidé1ité. L'éthique tnorale est un pararrrètrc slne qua

non. C'est là une condition prélirrlinaire afrn qr-re le tradr'rctertr s'ilèr'e alt-

dessus Ce tous les collflits.

l,a iriiditctlon eSt Llnc t.üile:liorl à caracLèrc hittllalll, Lc trailLicteitr ti

pour tâcire essenticlie de contri.buer à l'éclatcnlerrt des fi'ontières linguistiques'

géographiq'les,1ittérairesctcullurelles,departiciperaurapprcchenrentetàia
.lécouverte de l'autre. d'instaurer un esprit ile cornplérrientarité et de déIendre

lc prirrcipe Je rliflcicnce.

Ile ntême. nous esiimcns que ce lraducteur, llasseu:-. nléciAteur,

inteilrrédiaire. interprète, ciécouvreur, \rcYaseur a pcur qualité prenrière de ne

jarnais s'e gar.r, .ui iorsqu'ii piir1. à paiiir de.la tradLtction' à la décou'ene de
'i,autre. 

ii n'oubiie aucrrnernent ie chemin ciu relour qui ie rattaclte à ses

origines

S,il est a.lmis coiltme ie souligne D.H.Pageâux que i'actiVité

traduisante ne peut pas être stilarée de I'actir'iré créatrice. (i9) il est exigé ciu

irarlucleur de ne.jantais pertire de vue le terte sollice. nj de se déntarquer de sa

cuiture par comlrlslg. pai compiaisance ou par slmpatirie' C'est potLrijuoi nous

ccinsidéàns qu. t. texte de la traduction reilète rrne dotible aulitcnticité : celle

rie l'auteur créatcui cr cclli: c.le i'aute tii- tilidLtcteitr' En sotlltrte' ce dei-lrier ne se

t-ransii'irlle -i'il pas. par str réécrittrre. en Lln co- atiteLir I

Certes, to,,lt tradllcteür est coiifl'onié ii <ies ccnirainte s qui lbnt que

clans toirle i'iaLl!rctlon i1 erisre 'lne par-t ci'ir,ildélite' N'lais au-deià dc cetle

iné\,iiabie inildelité. il y a lieil ije .qignalel' que ie Vaifui-rle cette opriraiit)ti

dépend ilu savcir theorique préjudiciei que {cLrt traducieur esi censé acquéiii ei

posséCer.
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Ce traducteur. passeur, rriédiateur, intentrédiaire, interprète,
décoi:vrcur. voyageur a pcur qualité première cic- ne -jamais s'éuarer. car
loisqLr'il part à la découverte de I'autre, à sii présentation et à sa conquête ii
n'oublic aLlcunetrenT ie clielrin du retour.

Enlln, noirs conclurons sur la mise eii reiieîd'Line idée force qur. nous
c.nSidÉrorrs e,Jti,ilc loirdaincrlale: lr tradri;tirrn r..rl ur)c rellexion
inte ldisciplinaire. cet1,e mise au point. nûLrs autorise obiectivenrent à parler ciu
rappori lrianculaire entre l'acte de traduire. de iire st ij,ect.ir.e.

Ainsi. n.us considiions qu'L:ir Iabseirce d'un savoir théoriquc
préjudiciel il n 1'a pas de traduction qui puisse se iàire néant, En e1lèt. il n,,,a
pas cie degi'é zéro de la traduction, ceiie-ci depend du savoir- lir.e et cir_r siiroir-
écrire.
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