
L'identit6 chez Assia Djebar

A travers < L'Amour, la fantasia >

Dr. Wafa Bedjaoui

Universit6 d'alger 2

Introduction

L'Amour, la fantasia,, publi6 en 1985 est l'un

des romans les plus connus d'Assia Djebar. Ce

roman pr6sente une double particularit6 : celle

d'abord d'6tre 6crit par une femme et celle ensuite

d'Ctre 6crit en langue frangaise. Notre objectif

consistera d v6rifier I'incidence de cette double

particularit6 sur ce roman. Roman d'une femme,

L'Amour, la fantasia visera in6vitablement et comme

la plupart des 6crits de femmes d repr6senter la vie

sem6e de r6ussites ou d'6checs de son auteur. Ecrit

en une langue 6trangdre, il ne manquera

certainement pas d'6lucider le rapport orobl6matique

de son auteur avec cette langue.
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Signalons d'abord que le roman se compose

de trois parties dans lesquelles altement des chapitres

autobiographiques et des chapitres historiques.

L'6criture autobiographique se trouve donc d6ji

min6e par I'omnipr6sence de I'Histoire qui la nargue

et annule son effet. En plus de la macrostrucfure

romanesque, cet 6chec est perceptible dans la
microstructure m6me des chapitres consacr6s d

I'autobiographie. En fait l'ordre chronologique est

compldtement subverti. La "ligne de vie', se

transforme ainsi en trac6 discontinu, le trac6

rectiligne en bribes de souvenirs 6pars. Bref, il ne

s'agit plus d'un trac6 mais de traces de vie. Aprds

deux parties consacr6es I'une d I'enfance, I'autre d

I'adolescence de la narratrice, l"'6criture fait ressac"

dans la troisidme partie cens6e raconter son

exp6rience de femme mari6e. Ainsi, tous les indices

concourent d faire de I'enfance l'6ge d'or de la
narratrice, d occulter son expdrience conjugale

r6sum6e plusieurs fois dans le roman (ex : p. 130)
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mais jamais d6taill6e, jamais racont6e dans son

6volution quotidienne. N6anmoins, ce qui nous

int6resse, comme le titre l'indique, comment la

narratrice d pr6sent6 son identit6 mixte ? quel est

I'effet de cette double identit6 sur son 6criture ?

Quelle identit6, pour quelle femme ?

"Je suis, sans nul doute, une femme

d'6ducation frangaise, de par ma formation, en

langue franEaise, du temps de l'Alg6rie colonis6e, et

[...] j'ajoute aussit6t <d'6ducation franqaise> et de

sensibilit6 alg6rienne, ou arabo-berbdre, ou m6me

musulmane lorsque I'islam est v6cu comme une

culture, plus encore que comme une foi et une

pratique (...) "Ces voix qui m'assidgent" ( 130)

Assia Dj ebar ne se considdre ni plut6t

alg6rienne ni p1ut6t frangaise, il y a en elle les deux

composantes 6troitement li6es. Quand elle en cite

une, elle en mentionne I'autre aussi. Elles ne

recouwent par contre pas tout d fait les m6mes
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comp6tences : ce qui provient du milieu alg6rien,

maghr6bin ou musulman selon de differents termes

se trouve plus rapproch6 du c6t6 6motionnel

(< sensibilit6 >) et les aspects de l'< 6ducation

frangaise > se placent sur le c6t6 de I'intellectuel.

L'auteure 6crit 6galement en frangais 6tant donn6

qu'elle peut exprimer tous les tabous contrairement d

la langue arabe. Cependant se manifeste la nostalgie

de la narratrice d l'6gard de sa langue maternelle et

de sa culture arabe dans le passage suivant; ce qui

marque un wai probldme identitaire et culturel :

"Le frangais m'est langue mardtre. euelle est

cette langue-mdre disparue, qui m'a abandonn6e sur

le trottoir et s'est enfouie ? t . .] Langue-mdre

id6alis6e ou mal-aim6e, liw6e aux h6rauts de foire

ou aux seuls ge6liers ! [...] Sous Ie poids des tabous

que je porte en moi comme h6ritage, je me retrouve

ddsert6e des chants de I'amour arabe. Est-ce d'avoir

6t6 expuls6e de ce discours amoureux qui me fait

trouver aride le frangais que j'emploie ? G,.240).
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L'6crivain Assia Djebar a donc 6t6 impr6gr6e

d'une multitude d'exp6riences culturelles et

linguistiques provenant de deux univers diff6rents.

Elles sont susceptibles de se heurter les unes contre

les autres. I1 en rdsulte un conflit int6rieur, mais pour

Assia Djebar le differend n'en reste pas ld. Il se

transforme dans de l'6nergie int6rieure qui demande

son ext6riorisation. Ce diff6rend ne s'exprime

d'abord que par un 6tat de silence. Mais ce silence

sera une sorte de tremPlin.

2 Le silence comme manifestation identitaire

<J'6cris d force de me taire !> (Djebar 1997, in:

Djebar 1999, 25) - cette r6ponse donn6e par Assia

Djebar en 1993 d la question d'un journaliste:

< Pourquoi 6crivez-vous ? >, r6vdle son ampleur

seulement aprds la prise en consid6ration de ses

nombreuses interventions au sujet du silence.

En effet, il y a des sujets sur lesquels Assia Djebar

ne s'exprime pas oralement. Elle ne sait pas ou

n'arrive pas ir en parler, cela provoquerait trop de



critique ou trop de douleur. L'expression par la voie

de la parole est impossible. On pourrait dire qu'Assia

Djebar se trouve dans un vacuum de la parole. Par

contre, ce silence envers I'ext6rieur se caract6rise par

la r6ception permanente de stimuli acoustiques,

visuels ou autres venus 'du dehors' et qui

resurgissent dans sa m6moire. Pour Dj ebar, c'est

d'abord un silence'sens unique' (c'est-d-dire qu'elle

ne s'exprime pas, ce qu'il y a autour d'elle n'est pas

obligatoirement silencieux), et pour en ressortir.

puisqu'elle ressent la n6cessit6 de s'exprimer, elle a

trouv6 la parole par la voie de l'6criture. Elle s'y

liwe activement, mais elle sera aussit6t confront6e d

une deuxidme difficult6: elle se retrouve r6gulateur

de tension

< Dans un rapport obscur entre le <devoir

dire> et le <ne jamais pouvoir dire>, ou disons entre

garder trace et affronter la loi de 1'<impossibilit6 de

dire>, le <devoir tairei, le <taire absolument>. >>

(Djebar 1993, in : Djebar 1999,65)
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Ce qui en r6sulte au premier abord est

n6cessairement le silence. Par contre, ce silence est

un <silence pleio ; c'est-d-dire un silence avec une

r6sonance int6rieure de multiples voix (c'est

d'ailleurs ce qu'elle appelle <Les voix qui

m'assidgen$), surtout en arabe et en berbdre. Ce

sont ces voix qu'elle s'efforce de <ramener [...]
jusqu'd un texte frangais> (Djebar 1991 , in: Djebar

1999,29).

Cependant, avant d'arriver au stade de

l'6criture, il y a le stade de silence envers l'ext6rieur,

et d f int6rieur d'elle quelque chose qu'elle essaie

d'expliquer par des termes comme <un rythme, une

scansion, un mouvement int6rieur, un martdlement

sans mots - ou en degd de la langue, une avant-

langue, ou plut6t un amont obscur de la langue. ">

(Djebar 1997, in : Djebar 1999, 25).

Par ailleurs, il faut 6largir le sens de 'silence'

dans le cas d'Assia Dj ebar. Ce n'est pas seulement
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l'absence de mots prononc6s ou 6crits concernant sa

production litt6raire. Viennent s'ajouter son silence

par rapport ri l'actualite alg6rienne, surtout par

rapport d la violence, et un silence historique tel qu'il

est impos6 aux femmes musulmanes depuis des

sidcles et tel qu'Assia Djebar l'a v6cu elle-m€me et

plus particulidrement d travers sa propre 6ducation et

sa g6n6alogie matemelle.

Cela va d6clencher chez elle une recherche int6rieure

des causes. Avec ceci nous retrouvons le stade du

'silence'.

L'un des autres 6l6ments d6clencheurs, par

rapport aux composantes historiques de l,cuwe, a

6t6 d6cel6 par Hafid Gafaiti dans son article Assia

Djebar ou l'autobiographie plurielle. En effet, au

d6but des ann6es 80, on voit apparaitre en Alg6rie, i
la suite d'une campagne du nouveau pouvoir en vue

de l'6criture de l'histoire (< c,est-ri-dire de la
falsification >)
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< Une litt6rature semi-officielle, publi6e par

I'Etat, et dont les caract6ristiques principales sont

I'auto-c6l6bration, le nationalisme b6at et une grande

m6diocrit6 sur le plan litt6raire ) (ibid.).

Le liwe d'Assia Djebar L'Amour, la fantasia

se range dans les r6actions ir cet appel, mais il

d6tonne parce que c'est :

< Une remise en question du discours

nationaliste dominant par sa description plus subtile

et nuanc6e des rapports entre l'Alg6rie et la France

rompant avec le ton radical adopt6 jusque-lir, et

surtout, subversion v6ritable, en racontant cette

Histoire du point de vue de celles que l'id6ologie

officielle exclut en les rel6guant contre la v6rit6

historique ir un r61e secondaire : les femmes. ) (Ibid')

Nous avons vu deux 6l6ments concrets qui ont fait

d6marrer au juste l'6criture du liwe L'Amour, la

fantasia. Pendant six mois, Assia Djebar ne quitte

plus ce travail, elle s'y investit entidrement. Elle 6crit

les deux premidres parties du liwe ('La prise de la
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ville' et 'Les cris de la fantasia') < d'un premier jet >

(Djebar 1996, in: Djebar 1999, l l l). Elle aura plus

de difficultds ir r6diger 'Les voix ensevelies'. Il y
aura une sorte de rupture quand elle commence cette

troisidme partie, qui est constitu6e essentiellement de

voix de femmes diff6rentes, en partie d cause de sa

diff6rence th6matique et skucturelle.

Conclusion

Parcourir I'ouvre d'Assia Djebar, c'est, d un

premier niveau de lecture, rep6rer diff6rents jalons

biographiques : les grands moments de la vie, un

itin6raire spatio-temporel et une 6volution sociale

particulidrement marqu6s par I'Histoire ; Ie tout

adroitement recr66 par la fiction.

Lire L'Amour, la fantasia, c'est op6rer un

constant travail de liaison, 6tablir de nombreux

points de suture de tous les fragments textuels

conform6ment au code qui r6git tout ir la fois la

fiction et la narration et qui s'6labore dans le

rapprochement de trois exp6riences differentes de
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discours historiques : discours-t6moignages

d'6poques, discours-t6moignages des femmes de la

tribu et discours-parcours autobiographique. C'est

aussi comprendre le rapport 6troit qu'a l'auteure

avec la langue frangaise qui fait partie int6grante de

sa personnalit6 arabo-musulmane. Pour beaucoup

d'6crivains, 6crire en en langue frangaise leur permet

de dire le non-dit en langue arabe 6tant donn6 que

cette langue est la langue du coran et ne permet pas

de d6iasser certaines limites.

Enfin, 6tudier l'identit6 alg6rienne d travers

les muwes litt6raires demeure un domaine fertile

pour la recherche et n6cessite la combinaison des

efforts des sp6cialistes en sociologie, en psychologie,

en linguistique et en histoire.
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