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Pr6sentation succinctc de l'6crivailr

EI Malidi Acherchour cst un.jer.rne icrivain n6 cn 1973 ii Sidi
Aibh. Il a ddbutd son parcours littdraire en publiant de Ia poisie.
Son plen.rier recucil fut livrd au public dans la rcvue Litterature
Action en 2000 et est intitul6 L'eil de l,6gardr. fomrulc qu,il
emprunte d Ibn Arabi et qui place d,embl6c son ceuvrc sous
le signe de la n.ritaphore, qu'il ddtourne de sa fonctior.r symbolique_
mystique, (pri implique le plus souvent un d6passement de la tealit6
imnridiate pour une < rdaliri supra naturelle i,;, pour I'utiliser clans
le cadle d'une approche singulidre et secrdle de l;6cri1ure.

Cette demidre est travail silencieux. obscur et subtil. au cours
duquel les langages de I'dcrivain s'entrechoquenl et tnuenl pour
donner le verbe itr.ange et nocturne quc l,on connait d ce podte.
Il donnera 6galement un autre recueil a la laclure tout aussi
llamboyante et ddpa),santc Chemin dcs choses nocturnes2.

Pour notre paft, nous travaillerons sur un roman qu,il a sorli
en 2005 intitul6 Lui Le Livre, dans lequel il repr;duit cctte
dnonciation d6libirdmenl troublante, d travers laquelle l:identitication
des instances nanatives du ricit esl rendue difficile par une
thdAtralisation lindraire de la langue.

Il a dgalement sorti un autre roman, aux iditions Aden pavs
d'aucun mal.

Le Livre ou le tcxtc imprcnable

II demeure difficile de prdsenter ce texte improbable, pour
lequel la cat6gorisation gdnirique de roman parait insuffisante:
sa 1'acture est indubitablement moderne, et m6me post modcrne,
puisqu'il s'inscrit d'emblde dans une dimarche dc d6cioublement
qui conjugue d la fois le texte ou Ie r6cit en lui-m6me tout
en menant paralldlement un travail rdflexif sur cette dcriture ntdnte
du Livre, celui qui s'entreprend, celui qui s'dcrit et qui revicnr sur
lui-mdme; e1 celiri, donc, qui tente d,inscrire un r6cit, dans lequel
s'dlaborent une rhdtorique et une construction/ ddconstruction
narrative en rapport avec la mise en place d'une dcriture dans laquelle
affleure le souci de la praxis, de la r6f6rence, de la r6flexion, grAce
?r la traversde simultan6e de l'oralitd et de la litt6rature .
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<< Si le.; dcritures du discontirut colncident dans letn. principe
crvec la pensde de lu di//irence, une autre voie largeme exploittie
par le roman contempot.qin est celle de lu mttotextualiti. It s,agit
donc d'un motle cle rlllexivitd tlistinct de la mise en abynte
inslrume ntalisde pcu. le Nouveau Romun. t

Comme pour Blanchot, le lecteur se rend compte quc
Ie narrateur, et au-deld l'auteur :

< (...) diconsu.uil tlans ses ricits et dans un acte rolotlttire
(el non sous l'imp sion d'une quelconque ,,ins1tiration,, ou libtntlktn
de quelque "puissance crdun ice"), l'intigr.ol d des ildnenrs tlu riel ;

il n'y a plus de "je" @as plus celui de |itivain que cle ,,per.sottnages,,),

il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus de sens cachtj (ou d,itldologie),
derridre l'ariditd de la:;uccession des mots ... Ne nous est of.ferl cltte
le spectaclc d\tne superposition de conscience sans sujet, de ddsir
sans objet, d'dvdnentent.s sans passi ni avenir.ll serait alors vain,
de chercher dans, hors, att deld (. ) de cette errance, un
que lcontlue scns "s ous -j ucent ". >>

Cefle citation e st igalement valable pour iil Mehdi Acherchour

< Dons celle perspeclive, si "l'icriture littdraire,,, esl bien
l'objet/sujet des rdcits de Blanchot, ce e dimension qlto4.illexit,e
n'est pas la seule active dans ses ricits. Ou pour A*e plus prdcis,
cette forme tl'dcriture singulidre, qu'est l'dcrilure littdraire, est lo pot.te
d'accds d ttn espace d'expirimentation des condilions de procluclion
de toute.fornrc de langage. Questions renvoyant, certes, ii la singLiariti
de I'expirience artislique (en tant qu,expt)rience de production
et de rdception), mois aussi d la singulariti de l,expdrience
humaine, en tant qu'Atre d soi (quelles sont les rapports tle latre
et du langdge? du sujet et de sa parole?) et qu,Atre au monde. >

Le contrat implicite de lecture formul6 par le narrateur
ou par la voix qui intervient dans le texte de prdambule rddigd
en italiques sp6cifie ce didoublerncnt :

<< Il convient que ce livre soil doubld d'une certaine mcmiire
d'dcrire, lu pire des maniires, nmis rien n,est encore ajouti
it la juste maniire, voild qui est doublement injuste. parce qtr'il
s'agit de lui, le livre, le pire, non d'un livre, le mLme, son double
amdliori,livre dont le r6le est de rendre les mots plus lisibles,
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la leclure moins silenciertse, parce que tout cela esl la suite

du ntAme livre qtte j'ai moi-nftme amiliord el guidi (lans que loul
cela soil strivi d'wrc lecture silencie se porce qu'il ne s'ugil
de le rentlre ntoins lisible qu'il ne l'ltait dans le silence ; lui ,

le livre qtte j'ai moi-mAme dcrit comme on 6crit un li're, le mAme

amdliord, ttoubld de loul cela; comme tous les livres, il ne s'dcrit
qu'en so propre essence et il convienl que ,sa lecture ne soil possible

qu'd haule t,oix. tt

Le projet autordflexil est clairement annonc6, mais il est

( enveloppd )) et donn6 ?r lire d travers une formulation qui [e rend

difficile i saisir.3 Il y a une thdAtralisation de l'icriture, Ie d6velo-

ppement d'une emphase qui transparait d travers cefizrines stmtdgies

d'icriture que nous allons maintenant d6crire pour mieux montrer

comment cette dcriture installe donc Ia diroute, que nous employons

dans un sens identique i celui de d6sastre ; et montrer comment,

il y a une utilisation de la langue qui la met en dvidence. qui

la constitue comme une arcane initiatique d laquelle il est difficile
d'acc6der.

<< La langue, prentier matdriou de I'dcrivoin' esl un enjett

donl on ne saurait exagdrer I'imfortance. Si chaque icrivain doit

.iusqu'd un ccrlain point riintenter la langue, lo sitttclion des 
'crivains

francophones hors de France, a ceci d'cxemplaire que le.fi'angais

n'est pas polr eux mais plut\t le lieu el I'occasion.lc constantes

mutdtions et modifications. Engagds dans le jeu des langues,

ces dcrivains doivenl crier lettr propre langue d'dcrihre et celrt duns

un contexte multilingue, souvent affecti des signes de la diglossie' >

Le texte constitue donc Le Livre. c'est-ir-dire, qu'i la manidre

de Mallarm6, chaque entreprise litt6raire, est un questionnement

de la littdrature, de l'6criture. Cette dernidre ne rdpond jamais

d l'anecdote, i I'accident, d l'accessoire, mais pose la question

m0ine du mouvement intime qui fait 6crire et qui amdr.re l'dcriture

d questionner ses textes lbndateurs et ses dchos productils'

<< RAver ce Livre impossible, c'dtait en tout cos reddfinir

la littdrature comme une entreprise lofi it lo .fois ndcessaire

et impossible, en tant qu'elle vise d ressaisir, ou d rd.fltchir, laface
cachde dans le langage de l'histoire humaine. >>

"AllAdab wa LIughat", N"5/201 I
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Strat6gies scripturales de l'6criture de la d6routc

l,'6criture de la ddroute , telle qu'elle est pratiqude par cct
dcrivain, est donc celle qui ne se donne pas, qui cultive le codage
(vide , car il n'y a pas de sens ultime) et la dilficult6, qui rnet
en avant une obscurit6 qui est produite par diff6rentes techniques
d'dcriture comme elle est dgalement produite par Ie contrat
de lecture propos6 aux lecteurs qui les met plus ou moins en diroute.
Nous en avons d6jd vu un terme que nous avons ddveloppi dans
notre introduction. Ce contrat implique dgalement Ie.jeu :

< ...Et enfin des jeux, comme seules fonncs possiblcs, peu
pr6sentables, mais indispensables pour pr6senter tout cela sous
forme du livre. >

D'autres tennes sont dgalement prdsents et diclin6s comme
suit : La Voix, La Mdmoire, L'Essence.

Nous comprenons que le jeu fait allusion d l'absence
de r6f6rentialitd du texte : ce dernier ne se construit sur aucune
convention de vraisemblance; l'importance du travail formel est

indirectement d6sign6e ainsi que l'intransitivit6 du texte.

Quant d la voix, elle fait allusion d l'importance de I'oralit6
dans le texte mais aussi comme r6f6rence du texte qui fait appel
aux contes, aux f6es, au conteur et souligne les prises de parole
dans le texte et les ddsigne de manidre originale, sans recourir aux
conventions de repr6sentation de la prise de parole dans le texte
comme par exemple les guillemets, les tirets, etc. La M6moire fait
aussi partie de ce territoire de l'oralit6 mais elle implique
dgalement la mdmoire littdraire dont use l'6crivain et qu'il inscrit
notamment ir travers le personnage de Zelgoum, comme nous
allons le voir ult6rieurement.

Reste l'Essence qui nous semble li6e 2r la question du Livre,
al cette question qui demande comment est fait un livre c'est-d-dire
comment s'inscrit une praxis littdraire dans le contexte dont nous
avons parli plus haut en citant Lise Gauvin et qui est 6galement
celui qui existe en Alg6rie.

L'dcriture de la d6route qui apparait ici est donc celle qui
se refuse au r6cit naif et abordable et construit ses propres r6ferences,
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sa propre reprisentation dont nous allons maintenant voir quelques
caractdres

L'cmphase :

Un des procddds qui ressort est celui cle l.utilisation des
injonclions et des imp6ratifs qui sont constiluis principalemcnt par
des adresses au lecteur, renlorcdes par l'usage de la prernGre
personne du pluriel ou des adresses i des < personnages >. ruais qui
sont op6r6es par le narraleur, par la voix qui exhibc ainsi son
pouvoir dans le rdcit, pour ensuite se rdinvestir coffrme ( personnage ).

L'emphase concerne dgalernent le personnage f6rninin de
Zelgoum qui est prdsentd de manidre lyrique, c'est-d-dire en usant
d'un lexique qui lui confdrc puissance ct pr6sence, faisant d,elle un
symbole fort de la fiminit6.

Enfin, l'emphase comme procddd de th6Atralisation et de rnise
en 6vidence de la langue et de la praxis litt6raire concerne
la structuration meme du texte dans son ensemble avec des tilres
de chapitres inattendus et qui ne mettent pas en avant des liens
de causalit6 directe, mais ddportent le scmblant de rdcit, qui est ici
initid, vers des rdfdrences orales et littdraires.

La r6p6tition :

Elle fait g6ndralement office de proc6d6 d'insistance, mais
elle est 6galement productrice de sens ; elle implique notamment
une sorte de seuil au-deld duquel la langue ne peut aller mais qui
est ainsi convoqud comme impossible ir atteindre, comme limite qui
tend alors le texte podtique ou littdraire vers d'autres instances,
notamment vers l'oralitd ici.

On remarquera en effet que la r6p6tition et le pouvoir
incantatoire qu'elle recdle sont utilisds dans [e prdambule, mais
6galement dans tout le rdcit. Il s'agit d'une rdsurgence de la pratique
de l'6criture po6tique par cet 6crivain, mais pas seulement. Blle
s'intdgre dgalement dans cette volontd manifeste d'inscrire I'oralit6,
l'usage des langues dans cette posture particulidre et ?r partir d'elles.
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Le pr6scnt de I'indicatif :

Le texte de Lui, lc Livre est caractdris6 par un usagc varie
des temps verbaux. On retrouve les temps classiques de la narratiou
que sont l'imparfait et Ie passd simple qui conespondent
i des usages littdraires entretenus dans les rdoits et les romans.
A c6td de cette conjugaison traditionnelle, nous retrouvons I'usage
du prdsent qui actualise la prise de parole et permet au narratcur
d'6tre plus pr6sent en tanl que voix disant ici et uraintenant, de sc

maintenir prds du lecteur, de rditdrer le principe de la Voix,
du conteur, de celui qui manipule et conduit le verbe au point
m6me qu'il souhaite investir ou provoquer.

Le narrateur avance donc sur une doublc stratigie: si la lacturc
du texte ne permet plus de reconnaitre une instance natratricc
claire, ddlimitde e1 officiant en tant que telle, lc naLrateur,

ou du moins la lbrme qui en est ici dorurde, prend toule
sa puissance en tant que voix declinant un verbe, un dirc dans

lequel les rdgles de la prise de parole ne sont pas les m6mes que

celles qui rigissent le discours dcrit. Nous pouvons donc dire que

m6me d ce niveau, le texte d'El Mehdi Aclierchour est travers6 pal'

la double slructuration qui place l'dcriture littdraire ir la conlluence
d'au moins deux manidres d'envisager le verbe et par lui.
la pr6sence au monde.

Le lecteur est paradoxalement invitd ou sollicitd d passer par
cette oralit6, qui en devient initiatique dans la mesure oi elle
renvoie au monde de l'origine qui est ici cod6, relativement accessible

uniquernent d travers les signes de l'autre langue : litt6raire, frangaise.
plus ou moins st6rdotyp6e etc. Initiations donc qui contrediscnl
Ie caractdre primordial d'une langue sur l'autre, mais contribucnt
surtout d souligner I'interpindtration intime des langues et dcs
r6f6rences qui les accompagnent.

Intertextualit6s fondatrices.

Nous en arrivons maintenait au fonctionnement proprement
littdraire de ce texte original qui est en fait organisd en polyphonic,
cette demidre sc ddclinant d'ailleurs de dilfdrents manidres, et dont
l'intertextualit6 est un 6ldment essentiel :
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<( I.e lcxle radislribue la langue (il est le champ de celte
redistribution). I.'une des voies de cetle diconslruction-reconsfi'Ltclion
esl de permuler des lextes, cles lumbeaux tle textes qui ont exisli
ou existent aulour du lexte considdrd et ./inalement en lui : loul
texte esl un intertexte (. .) ( ..), I'interlaxtualitd, condilion de tout
texle, quel qu'il soit, ne se riduil dvicle mmenl pu,:; it un probldme
de sources ou d'inJluences, I'interlexle est un champ gdndrol
de .formules anonymes, clont I'origine esl raremenl repirable,
de citations inconscientes ou automotiques, donndes sons guillemets.
Epistdmologiquement, le concepl d'inlertexle est ce qui apporte
d la thdorie du texte la volume de la socialiti : non selon la voie
d'une.filiation repdrable, mais selon celle d'une dissdmination. ))

Cctte difinition rcste insuffisante dans la mesure of El Mehdi
Acherchour utilise, quant i lui, et en toute < surconscience
linguistique > pour reprcndre un lerme utilis6 par Lise Gauvin, une

intertextualit6 littdraire dont il es1 pleinemcnt conscient et qu'il
exploite dc rlanidre i faire produire diflerents scns d son cuvre,
de manie, ri laire dialoguer cette dernidre avec les ensembles

culturels cr littiraires qui la sous-tendcn1, mais 6galement avec

les langues cn prisencc dans ces ensembles :

<< Roppelons que Julia Kristeva prisenle celle notion
d'inlertexlualild comme ttunl issue cle M. llakhtine sur le tlialogisme

et lq polyphonie. De fait, I'idde de dialogisme est prdsente en./iligranes
dons cette conceplion du texte comtne productivitd ; l'auteur n'esl
pas ( sous influence >, copisle ou hiritier d'une tradilion, mais
il enlre en dialogue avec ses leclures, qu'il interprite d sa./'aqon,

le texte nouyeou amenonl m1me d lire difiiretnment ses hypolextes ,'

l'interlextualitd suppose donc une altdriti constitutive de lout lexte,

s'il esl vrai, contme I'afJirme M. Bakhtine, que lous les mols
de la lanEye sonl habilts par la voix d'autrui et qua chaque mot est

< un drame ir lrois personnages (.. ) Une leclure interlexluelle
n'est pcts un simple rapltel drudit des sources ou des emprtmls d'un
duteut', mois trn levier pour I'interprdtat ion. Elle incite d Alre

altentiJ.tt la leclure que l'auteur .fait des mots, des textes ou des

genres qtr'il absorbe et ddtourne dons son propre lexte. )
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L'intertextualit6 prend 6galement un sens ditT6rent darrs

un contexte postcolonial, qui est justemenl celui qui caractirise

la littdrature maghrdbine et alg6rienne en particulier :

< Loin tle l'dmtlation des Anciens, l'intertextualitd postcoloniole

sert un but iddologiqlrc tout illuslrant la dimension < cross-cullural >

(Wilson Harris) propte d des auteurs qui md-tissent diftdrentes

u'aditions littiraires (et orales). >

La d6marche scripturale de l'6crivain va consister A mdler

les intertextualitds et d assumer une transcultutalit6a innovante

et interrogatrice, qui reprend justement cette question du livre

litt6raire, de sa cont'ection en 6chos, en interpellations dialogiqucs'

en diss6minations et en migrations prodr.rctives, ces dernidres

apparaissanl plus olairement dans ce que nous avons appeld

la matrice littdraire des Pdres.

La matrice litt6rairc des Pires :

Le protocole de lecture nous avait pr6venus" le lcxte est I'espace

de jeux et ces jeux se lbnt d travers des motifs, des inscriptions

anagralnmatiques de noms ou de letffes, le choix de certains

personnages, qui renvoient en fait ar-rx 6crivains qui oomposent

ie texte explicite et implicite selon lequel se met en place l'6criture

litt6raire de notre icrivain.

Ainsi, nous retrouvons le personnage de Zelgoum' qui

rappelle d6jd tlds fortement celui de Nedjma de Kalqb Yacine, avec

nolammenl le vautour symbole de la tribu de s Keblout :

< L'oiseau qui te protige, Zelgoum. ddpouille l'air d6ji
rar6fi6, ddpouille Ie chant des mourants et celui des oiseaux

presque rnorts que nous sommes )
< Zelgoum, cette dnigme pucelle pour moi' r'iol6e pour

I'entendre proclamer que tout cela pounait 6tre un jour notre

histoire d nous tous.(...) Elle a pris le temps de devenir un nom'

Zelgourn, l'air et la fcnCtre devenu passante 6l6gante jusqu'i

l'enldvement, viol6e de nouveau etje l'entends de nouvealt >

Le motif, plusieurs fois repris dans le texte, rappellc

indubitablement Nedjma, vierge toujours renaissant, mal916

les viols r€p6t6s dont elle fut la victrrtte; molif qui fut aussi
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symbolique de l'Algdrie dans le contexte d,icriture de l,ceuvr.e
de Kateb Yacine.

. En page 30, il est question de y., personnage dont le nonr
n'est pas donnd en entier et qui rappellc yacine 

, 
-traversant 

ainsi
le rdcit comme inscription de l,un des pires fondateurs, Nabil Fards
est 6galement prdsent d'abord a travers son pr.inom, dissdmind dans
le lexte, mais 6galemenl cornrne riference d'icriture, lc texte
de 

.El Melidi. Acherchour pofiant cettc fbcture d,une dcriture qui
code son accds, qui reste ddlibdrdment obscure et ripondant d des
regles de fabrication qui ne sont pas imposdcs par les idcologies
dominantes et les rdgles de fabrication du tivre dnoncdes par
le systdme dominant.

Cette intertextualitd fonctiorure aussi avec l,oraliti: le prdnorr
de Zelgoul renvoie d'aillcurs d ure chanson du cdlibre Abdclkader
Meksa, chanteur expatrid qui mourut en exil, dans des circonslances
non dluciddes ,et qui marque la mdrnoire kabyle, d Ia maniirc
d'autres < bardes > ou addes populaires attach6s d la cdlibration
de l'exil et qui sont devenus des reprdsentants d,une idcntitd
marqude par la fracture, la rupture, I'dmigration douloureuse .

Zelgoum est aussi un personnage de conte : ainsi, l,intertextualitd
dont il est ici question est ouverte et fonctionne sur plusieurs
niveaux du texte montrant ainsi la ddtenitorialisation de ce dcrnier
et son exhibition en tant que mdmoire irnpossible de I'origine.

Mise en Texte < initiatique > de l,oralitd et post colonialisme :

Texte initiatique donc, dcrit dans lc but dc choisir son lecteur
et de. Ie conduire progressivement vers les arcanes qui lc tbndent
et.qui doivent 6tre ddcrypties, ou du moins pressenties en tant que
lelles, Lui, le Livre n'a pas encore livr6 tous ses secrcts et scsjeux,
qui reviennent essentiellement sur la convergence criative
des langues, dans un travail de traduction ludique etirdatrice.

<< Dons cette conceplion la lraduction t1,est pos seulernent
une lransposilion d'un lexle, mais dgulement tme Ironsposition
d'une culhre minorit(lit.e dan,s unc culturc tlontinatttc. Le rd.sultul
du processus de l'dcriture poslcoloniale est souvcnl tn code
de. mdtissage, un langage hybride parsemd tles rnols < itrangers st.
L'dcriture postcoloniale comnte h.utlttction se base sur tm mdtatexte qui
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n'esl pas lc texte soltrce icrit, muis un lexle source imuginaip
stluvent oral >>

Ce texte aux abords ferm6s apparait donc cornme Llne invite
aux jeux essentiels que la litt6rature prend en charge : retbrmuler
la vie pour en exprimer (au sens 6tymologique du tcnne) le sens
m6me du vivant, c'est-ir-clire le devenir, 1a contextualisation.
ddmarches qui sont aussi, i nos yeux, celles du chercheur. pour
mieux lutter conlre tout dogmatisme et contre toute ddmarche de
mise en slirdotypes fermant les yeux a la crdativitd ct ir sa
conipr6hension dynamique.
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l. L'rpil de I'igari, Editions Marsa,2002.

2, Chenin des choses nocturnes,6ditions Barzakh, 2003.

3. Pays d'auctm nral,6ditions Aden,20l0

4. In http://www.limag.r'e[er.org/Cours/Documents/ GontardPostmod.
Htm #Toc7682741. Le posl ntodernisnrc en Fronce, difinilions, critires
et piriodisation par Marc Contard.
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