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مجالات واسعة  توضّحت لنا من خلال دروس الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية
، )كما شاع عنيم(لمبحث، وخاصة عند الأدباء الذين توّقفوا عن الكتابة بعد الاستقلال

الذي كان العجز عنده في التعبير بالمّغة العربية مأساة مالك حداد ومن بين ىؤلاء 
    حقيقية. 

لم يمنعو من كتابة مقالات وتقارير عن  ،روايات جديدة بعد الاستقلال كونو لم يُصدر
الأدب والثقافة ومواضيع أخرى موجودة في مجلات وصحف عديدة قبل وبعد 

يذا الإنتاج الموازي يدفع بالباحث الميتم إلى تتبعو واكتشاف قيمتو الفنية، فالاستقلال. 
 ،فو عن الكتابة تماماالمستوى وتوقّ  ر انعزال كاتب في مثل ىذاعب تصوّ لأنو من الصّ 

 عرية.ف إصداراتو الروائية أو الشّ لمجرد توقّ  ،أو الحكم عميو بالخروج من الحياة الأدبية

صفحة ثقافية  تحت إشراف   ،عرفت جريدة النصر الوطنية التي تصدر في قسنطينة
ى جوان حيفة تصدر بالمّغة الفرنسية آنذاك(، من فيفري إل)كانت الصّ  مالك حداد

، ثم استؤنفت في 7691يور بشكل غير منتظم إلى غاية جوان ، ثم عادت لمظّ 7691
)وىذا حسب الكتاب الببميوغرافي  7611، وبعدىا من فيفري إلى جوان 7696مارس 

قبل وجود و   7691( مع أن الأديب كان يكتب في الجريدة منذ عام  لجون ديجو
الميداني(،  نااطّلاعحسب (7611ة إلى غاية ولم يستمر في الكتاب ،قافيةفحة الثّ الصّ 

شغل  لأنو 7691قافية. وتوقفت مساىماتو في الجريدة عام فحة الثّ رغم استمرار الصّ 
 :كالتاّلي العنوان من ىنا جاءو   .مناصب أخرى بعد ىذا التاريخ

( 5691-5691التجربة الإبداعٌة لمالك حداد من خلال مقالاته فً جرٌدة النصر )"  

 .                                                         أكثر دلة" ٌةتحلٌل دراسة وصفٌةوترجمة 

ولم  ،( غزيرة جدا7691-7691في ىذه الفترة ) مالك حدادالمادة التي كتبيا  كانتلقد 
الأمر  يكن بإمكاني الإلمام بدراستيا في المدة المقررة لإنجاز بحث الماجستير، فاستقرّ 

رجة الأولى، عمى أن ارات من ىذه المادة تخص القضايا الأدبية والثقافية بالدّ عمى مخت
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انية، إضافة إلى ترجمتيا إلى رجة الثّ تأتي النصوص التي تحمل مواضيع أخرى في الدّ 
 المّغة العربية.

جعمتُ أىميا دراسة الأدب  ،الف الذكر عمى أسباب ذاتيةس اختياري لمموضوع السّ تأسّ 
نّما يفيم الجزائري كأول وية، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال "شوفينية" أدبية، وا 
اىرة الأدبية إذا كان قريبا منيا. إضافة إلى جمع المادة الإعلامية غير الباحث الظّ 

المعروفة لمالك حداد ووضعيا في متناول القراء بعد أن كانت حبيسة الأرشيف، 
مغة الأجنبية لحواجز بين الباحث المُعَرّب والّ غة العربية لإزالة اوترجمة بعضيا إلى المّ 

 لممدونة المختارة.           

وما شاع عنو من توقُّفو عن  ،أما الأسباب الموضوعية فتمثمت في الكاتب نفسو 
ية ليذه المقالات التي الكتابة بعد الاستقلال وعن حقيقة صمتو، واكتشاف القيمة الفنّ 

 حفي والحكاية.أملات والاقصوصة والعمود الصّ التّ تنوّعت بين التحقيق الصحفي إلى 

جريدة عبر أعداد مختمفة من  مالك حدادع إنتاج راسة أساسا عمى تتبّ قامت ىذه الدّ 
حميمي المشفوع بالجمع والترجمة لسنوات متتالية، فرأيت أنّ المنيج الوصفي التّ  صرالن  

اىرة ووصف ص الظّ ىو الأنسب ليذا الموضوع، لأنو يقوم عمى أساس تحديد خصائ
جاىاتيا؛ ويعتمد ىذا المنيج عمى راتيا وأسبابيا واتّ طبيعتيا ونوعية العلاقة بين متغيّ 

بط اىا إلى الرّ بل يتعدّ  ،تفسير ما ىو كائن، ولا يكون مجرد جمع ووصف لمبيانات
لى جانب ىذا وتوصف الظواىر ىنا عمى أساس كمّ  .فسيرحميل والتّ والتّ  ي أو نوعي. وا 

ع المسار الأدبي لمكاتب عبر الذي يتتبّ  ،اريخي تخمو الدراسة من المنيج التّ المنيج لا
صوص بشكل تنعكس عمى النّ  ،تحكميا ظروف سياسية واجتماعية ،دةفترة زمنية محدّ 
ز بخصائص معينة. )لأن الفترة التي كُتبت فييا ىذه فتجعميا تتميّ  ،من الأشكال

ة ولة الفتيّ اجتماعية خاصة، كانت فييا الدّ المقالات عرفت ظروفا سياسية واقتصادية و 
 تبحث عن خط سيرىا ومكانتيا بين الأمم(.
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سة عمى أساس ما ائتمف من مواضيعيا، في تسمسل و در المنة المدوّ  جمعتُ  مقالات  
منطقي يقيم علاقات متينة بين المواضيع في الفصل الواحد؛ فجاء البحث مقسما إلى 

جابةتسبقيا مقدمة وتم ،فصول ةثلاث لما كان قد طرح  ،ييا خاتمة كحوصمة ونتيجة وا 
 في مقدمة البحث.

حميل في الفصمين اللاحقين       جاء الفصل الأول ترجمة لأىم المقالات التي خضعت لمتّ 
 الوسائل السمعية البصرية(.-السياحة-الثقافة-الأدب -المدرسة-) الاستعمار

عت تفرّ  .الأدبو المدرسةو الاستعماركبرى:  عيضااني فقد خصصتُو لمو أما الفصل الثّ 
بدورىا إلى عناصر تفصيمية شارحة. وتَصدّر الاستعمار ىذا الفصل، لأن الكاتب 

الشعب الجزائري يجتر نتائجيا لفترة  التي ظلّ  ،اعتبره سبب كل المآسي والتخمف والآلام
 طويمة وفي كل المجالات، وىذا ما أثبتتو جل المقالات التي اعتمدت عمييا.

أما المدرسة التي تُعتبر أول موعد للإنسان مع العالم، فكانت مدرسة كولونيالية في 
رة. فجاءت نتائجيا مؤلمة ومدمِّ  ،رجة الأولىة بالدّ الجزائر المستعمَرة، استيدفت اليويّ 

وعقدوا آمالا  ،ثوا بمسانيا عن واقعيم الخاصكُتاّبا تحدّ  ،غما عنياومع ذلك فقد أنتجت رُ 
 . اشئةنّ لمدرسة الجزائرية اليرة عمى اكب

الذي كان طويلا مقارنة مع  ،يفضي موضوع المدرسة مباشرة إلى موضوع الأدب
مة في أمور الكتابة جاىو ونظرتو المفصّ ص فكر الكاتب واتّ المواضيع الأخرى، لأنو لخّ 

 والكاتب، وجاء أيضا كإجابة عمى القناعات الكبرى لمالك حداد:

 دي عيب لغوي.أراد التاريخ أن يكون ل*

 غة الفرنسية ىي منفاي.المّ *

 أكتب الفرنسية ولا أكتب بالفرنسية.*
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 .معية البصريةالوسائل الس  و ياحةالس  و قافةللث  الث والأخير خصصتُ الفصل الثّ 
، حيث ناضل الكاتب من أجميا ورآىا عيضاقافة ىي الرابط بين ىذه المو وكانت الثّ 

كما -ان أم أمّيا. وتحدثتُ عن السياحة كفعل ثقافي متغمغمة في حياة الانسان، متعمما ك
يف من ب الرّ صال التي تختصر العالم وتقرّ إضافة إلى دور وسائل الاتّ  ،-رآىا الكاتب

 قافة أكثر مما يفعمو الكتاب.الة في نشر الثّ ة وفعّ وتساىم مساىمة حيويّ  ،المدينة

راسة، وكانت كميا ين الدّ اعتمدت في بحثي عمى مراجع قميمة حاولت أن أربط بينيا وب
بب في ذلك مغة الفرنسية؛  مما اضطرني لمترجمة كمما احتجت إلى تنصيص. والسّ بالّ 

مغة العربية لمدونات  بالّ  ات  غة العربية في جامعاتنا المختمفة تفتقر إلى دراسأن أقسام المّ 
احثين كثيرا، حفية التي لا تستيوي البغة الأجنبية. زد عمى ذلك طبيعة المادة الصّ بالمّ 

 مما جعل رسائل الماجستير والدكتوراه في ىذا الشأن تكاد تكون منعدمة.

الانتباه لطبيعة المواضيع التي مرت عمييا سبع وأربعين سنة، والتي  كما كان عميّ 
تختمف عن )  ،وعدم إخضاعيا لإسقاطات معاصرةاعة في وقتيا، كانت مواضيع السّ 

روحا جديدة كمما أعدنا قراءتيما في أزمنة مختمفة(  ناذان يكتسبالرواية أو الشعر المّ 
 قة والأمانة.ى تكون النتائج قريبة من الدّ حتّ  ،اريخيووضعيا في نصابيا التّ 

عة، فقد تكون ندرة عة وأخرى غير متوقّ البحث العممي من صعوبات متوقّ  لا يخلُ   
ير ل دون السّ عائقا يحو  -كما سبق وأن أشرنا-المراجع أو صعوبة الحصول عمييا 

في صحف موجودة في الأرشيف منذ سبع  مقالات   الحسن لمبحث،  فما بالنا بمدونةِ 
 يولة التي يصل بيا إلى الكتاب. وأربعين سنة، ولا يصل إلييا الباحث بالسّ 

واستخراج الأرشيف  ،كان معطلا في المكتبة الوطنية صويروللإشارة فإن جياز التّ 
 الذين يخشى بعضيم  –المسؤولين  ف عميو موافقةتوقّ ت ،لتصويره عمى حساب الباحث

إضافة إلى وجود بعض المقالات في حالة سيئة من فعل الرطوبة ،- ضياع الأرشيف
فر إلى مقر جريدة أو مؤثرات أخرى، واختفاء البعض منيا؛ مما اضطرني إلى السّ 
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سخ الأصمية في نّ ديئة بالسخ الرّ ومطابقة بعض النّ  ،لاستكمال المدونةبقسنطينة صر الن  
 قسم أرشيف جريدة النصر.

ن، وخاصة إذا كان يء الييّ بالشّ  ترجمة لكاتب في مستوى مالك حداد ليسالتّ  إنّ 
غة الانزياحية التي تتفمّتُ منو في المترجم طالبا قميل التجربة يحاول أن يمسك بيذه المّ 

ية العالية التي كتب عر غة الشّ مع عمى ىذا البحث أن يلاحظ المّ كل مرة، )يستطيع المطّ 
ومع ذلك حاولت أن أتحرى الدّقة  .صنا ليا ممحقا في الأخير(التي خصّ و بيا مقالاتو 

 قدر المستطاع حتى تكون الترجمة أمينة.   

قد تكون الفكرة التي يوحي بيا الأستاذ لمطالب نواة أولية لتطور بحث ما، ومن ىنا يبدأ 
إلى غاية الإشراف والمتابعة الدؤوبة التي  فضل الأساتذة  في وضعنا عمى أول الطريق

 ،دادلا يستغني عنيا الباحث؛ فلا يسعني إلا أن أشكر الله عمى نعمة التوفيق والسّ 
الذي آمن  واسيني لعرجكتور الدّ   ستاذ المشرفكر والعرفان إلى الأم بجزيل الشّ وأتقدّ 

عمال المكتبة والشكر موصول أيضا لبعض  .ني بالتشجيع والمساعدةبفكرتي وأمدّ 
 طاقم جريدة النصرإضافة إلى  ،عز الدين ميهوبيوعمى رأسيم المدير  ،الوطنية

المسؤولة  وسامو العربي ونوغي السيد وعمى رأسيم الرئيس المدير العام ،القسنطينية
 اءة التي تأخذ عمى عاتقيا التقويملجنة القر دون أن أنسى  .قسم الأرشيف عن

 والتصويب.
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سوى  ،ص، لا يعرف عمى الأرجح من إنتاج مالك حدادر العام أو المتخصّ إن الجميو 
 ي كُتبت كميا قبل الاستقلال:صابع والتّ أو أشعاره التي تعد عمى رؤوس الأ رواياتو

*Le Malheur en danger (poèmes) 1956. 

*La Dernière Impression (roman) 1958. 

*Je t’offrirai une gazelle (roman) 7616. 

*L’Elève et la leçon (roman) 7691. 

*Le Quai aux fleurs ne répond plus (roman) 1961. 

*Ecoute et je t’appelle (poèmes), précédé de l’essai   Les Zéros 

tournent en rond 1961.  

 :نذكر منيا في دوريات كثيرة خارج الوطن وداخمو ،بينما كانت لديو مساىمات متعددة
*Alafak, Genève, Novembre 1961. 

*Atlas Algérie, Avril 1963.  

*Espoir et paroles poèmes algériens, Paris, 1963. 

*Dialogues, Décembre 1963. 

*Alger ce soir, Alger, Mai 1964. 

*Al Djazairi, Paris, Mars 1965. 

*Confluent, Meknès /Paris, Janvier/Mars 1965. 

*Algérie Actualité, Alger, Octobre 1965. 

                                             Avril/ Juin 1968. 

*El Djeich, Juin 1968. 

أىم مساىماتو في  تب بعده، ولعلّ تب قبل الاستقلال ومنيا ما كُ ومن ىذه المساىمات ما كُ 
. حيث كتب مالك حداد 7691إلى  7691من كان في جريدة النصر  ،وأطوليا الدوريات

 سعين مقالا بأساليب مختمفة:ما يفوق التّ 
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Conte, nouvelle, opinion, réflexion, reportage, billet, poème… 

وقدّم خلاليا دراسات ىامة جدا، ترجمت فكره ورؤيتو إلى الأشياء والعالم. وتفاوت طول 
فمنيا ما كان سمسمة مقالات في عنوان واحد ىذه المقالات بحسب ما يستدعيو الموضوع؛ 

  Grandeur et misère de la littérature algérienne/ une clé pourمثل: 

Cirta/ Dialogue au pied du sable. 
 ومنيا ما كان دراسات أو تحاليل آنية لمواضيع الساعة.

كالاستعمار والمدرسة والأدب والثقافة والسياحة  ،تطرق الكاتب إلى مواضيع مختمفة
 ل في المدينة وفضاء الصحراءمثّ ، إضافة إلى المكان الذي توالوسائل السمعية البصرية

ولم تخلُ  ،رجال الفكر والأدب إلى جوانب من حياة شخصيات من رضكما تعّ  ،الواسع
 ىذه المساىمة أيضا من متفرقات عامة.

ومن ىنا  ،إن ىذا الإنتاج اليام لكاتب بثقل مالك حداد لا يزال مجيولا لدى الكثيرين
قامة دراسة عمى جزء منو ،جاءت فكرة استخراجو من الأرشيف ونشره في ممحق  ،وا 

 ة.بصفة خاصّ  مة والباحثمتناول القارئ بصفة عا حتى يكون في ،الدراسة

ل التي وقد يعُدىا كتابات صحفية مث ،ليذه المقالات الفنية قد يتساءل البعض عن القيمةو 
حفية( لم يختمف كل من الكتابة )الكتابة الصّ لكن ىذا الشّ  باح.يطالعيا كل يوم في الصّ 

لانزياحات وبقي بنفس الأسموب والعبارات وا ،كثيرا عن الكتابة الأدبية لدى مالك حداد
فمم يعمد فييا إلى المباشرة إلا نادرا  ،التي تجعمنا أمام مقالات الأديب أكثر من الصحفي

تذىب بالمعنى لدى  وكان يحيط بالفكرة من كل جانب باستعارات وكنايات وتشبييات تكاد
   .المتمقي العادي، مما جعمنا أمام كتابات صحفية من نوع خاص تستحق البحث والتنقيب

  

 
 

 

 



12 
 

  

 

 الفصل الأول
 ترجمة النصوص المدروسة
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 ػَهىَ يذنىل
ٖ حُ٘خىٍ ؿيح إٔ طوطؤ آٙ ١زؼخ لا ٣ظؼِن حلأَٓ رخُزوخء ٣ٞ١لا ك٢ حُلوي ٝ حلآظ٤خء. ٓ 

٣وٍٞ : ٘ش ٛٞ ٍٓ٘ٞس ٤ٓجش ْٜٝ رط٣َوش ٓؼ٤  ٓغ ًُي كٞحكي ٖٓ أٓؼخُ٘خ ح١ٌُ ك  حلأٓؼخٍ، ٝ

و٤ْٜٜ ػ٠ِ ٍكٞف حُٔٞحى ػي٣ٔش ٣  ٢ٝ كخص ٓخص". لا ٣لذ حُظخ٣ٍن كخهي١ حٌُحًَس "حُِ  

 ٕٞ ٝحُظٔخٓي ٝ ػي٣ٔش حٌُٔخٍ.ِحُ  

  ََ ٌٓ٘ ًُي  ّ  ٗؼذ ٣ ليع حُوط٤ؼش ٓغ ٓخ٤ٟٚ ٛٞ ٗـَس طـَظغ  ٗلٜٔخ ٖٓ ؿٌٍٝٛخ ٝ ٣ ل

٣ظو٠ِ ػٖ حُٔٔخٛٔش ك٢  ،حُل٤ٖ ٖٓ ٓٔظوزَ أ٤َٛ ٝ ٓٔظوَ. رِزظََٙ ٖٓ ٗو٤ٜظٚ حُؼ٤ٔوش

ي٣ْ ق ػٖ ًٞٗٚ ٛٞ رخٌُحص ٢ً ٣٘زٚ ؿخ٣ُٚ حُوػ٘يٓخ ٣ظٞه  ٝطٞحُٕ حُل٠خٍس حُؼخ٤ُٔش. 

(son ancien conquérant )، .٣ظٞهق ػٖ حُٞؿٞى رٌَ رٔخ١ش 

َحص أٓخّ كظ٤ٔش حُلو٤وش، ٜ  ٖ حُظؤٓلاص ٝ حُظزَ هٍٞ حُٔي٢ٍٓ ٌٛٙ، أ٣ٖ طظل٤  ك٢ أ٣خّ حُي  

 َ٣  ٔ ٖ ر٘خ إٔ ٗظًٌَ ريٕٝ طلو٤ْ أٝ طلخٛق، ٗٔظط٤غ حُوٍٞ رؤٕ ىٍٝ ٓؼ٤ِٔ٘خ ٣وخّ ػ٠ِ ل

٣ـي رؼيح آهَ، أٛزلض حُٔيٍٓش كخٍٓش ىَٛ حُٜؼ٤ي حُظخ٣ٍو٢. ٣ظٔغ ػِْ حُظَر٤ش ٝ 

 رؤًِٔٚ.

ل٣َ٣َش ًخٗض كَر٘خ حُظ   ،ِٓح٣يسريٕٝ طَىى أٝ  ىكؼض حُـِحثَ ػٖٔ ك٣َظٜخ ؿخ٤ُخ ؿيح

ُـش ٤ٗطخ٤ٗش ُوظخٍ ريٕٝ ٛٞحىس. ٗخرخُْ، ل٘ش ٣ٞ١ِش ك٢ ٝٓخثَ هٔغ ؿ٤ٜٔ٘ش ٝأِٓلش ٝٓ

َم، َٓهش ٝ ط٢٤٘ٔ، طؼ٣ٌذ، اػيحٓخص ريٕٝ ٓلخًٔش، ٓـٕٞ، ٓؼظولاص، ٗل٢، ك

 حؿظٜخد، هَٟ ٓيَٓس ...

  ٔ ى ٛيحٙ ىحثٔخ ك٢ هِٞر٘خ ٝ ك٢ َٔ، حَُط٤ذ ٝحُـ٘خث١ِ ٣ظَى  ٌٛح حُظٌَحٍ حُط٣َٞ حُ

 ًحًَط٘خ.

ً ظزض رؤكَف ىح٤ٓش، ا٠ُ أٍهخّ ريٕٝ طظِو ٚ  حُل٤ِٜش ٝ طؼٞى ا٠ُ ه٤٠ش ًِٔخص 

ًز٤َس: ٤ِٕٓٞ ٝ ٍكٔش، أٍهخّ طٔظـ٢٘ ػٖ حُظؼخ٤ُن، أٍهخّ لا طلظخؽ ا٠ُ حُز٤خٕ، رلظخػش 

 هٔٔٔخثش أُق هظ٤َ ! ٤ِٕٓٞ ٝ هٔٔٔخثش أُق هظ٤َ أًؼَ ٖٓ ػ َ٘ ٌٓخٗ٘خ !

 ٔظؼ٤ي كوٞهٜخ ٌٓ٘ ح٥ٕ.ٌَٔ طحُل٤خس رَٜحٓظٜخ حُظ٢ لا ط  
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١ٞ٤ ك٢ ٗٞع ٖٓ حُظلخإٍ ح٢ُ٥ ٝحُز٤ُٞٞؿ٢ حُٔلٞ، حُزٌٍس لا ٌٛح حلاٗيكخع حُلَ ٣ظؤًي 

طؼٞى ا٠ُ ٗلخٛ٘خ ٘يَٓ ٝحُـَٝف طٝز٠٘ ٖٓ ؿي٣ي، حُٔيٕ ط  ٝطٔٞص، أ١لخٍ ٣ُٞيٕٝ، 

 حلارظٔخٓخص حُٔٔظؼخٍس ٖٓ هطٍٞس لا طٍِٝ.

 َحص حُٔؼوِش رٌآرش ىحثٔش طٔظ٤٠ت رخُظلخطٜخ ٗلٞ حُـي.كظ٠ حُ٘ظ  

حُو٤خٍ ٌٛح ٝ ٣زو٠ ٤ِٕٓٞ ٝ هٔٔٔخثش أُق هظ٤َ! ًؼ٤َ! ؿ٤ْٔ! أًؼَ ٖٓ حُلاُّ... لا ٣ؼ٢ 

 وَ حُٔطِٞدحُؼ   ٜ٘غحٌُٔرلش، ٝلا طَ  طؼظَف حٌُِٔخص رؼـِٛخ أٓخّ ٌٛٙٝ حًٌُخء ٌٓٛٞلا،

 أٓخّ ٌٛٙ حُل٤ِٜش.

ك٢ ٗيطٜخ. حُل٤خس حُظ٢ طٔظؼ٤ي كوٞهٜخ طؤهٌ أك٤خٗخ ١ؼْ حُظـ٣ٌق،  حُل٤خس لا طٌَ٘ٔ

كزخَُؿْ ٖٓ حلأكِحٕ ٝحُـَحف ٝح٣ًٌَُخص ٝرخَُؿْ ٖٓ حَُٟٞٝ ٖٓ ًَ ٗٞع، طٔظَٔ 

 ر٘يحء كط١َ هل٢ ٝ ػـ٤ذ.

ٓغ  –٣خص ٝ ٌٛٙ حُظؼ٠٣ٞخص. ٝأكٖٔ ٓخ ٗويٓٚ ُٔٞطخٗخ ٣ وِنَ ىٝحّ حُ٘ؼٞد ٖٓ ٌٛٙ حُزيح

كخُٞكخء ٤ُِٛٞش  ،ٍٓخُظْٜ، ٝطلو٤ن أ٤٘ٓخص أر٘خثْٜ ٛٞ طز٤ِؾ -حػظٌحٍٗخ ػ٠ِ روخث٘خ أك٤خء

 .ؼََِْٝ ٣ؼط٢ ٓيُٞلا ُ ؼََِْٛٞ ٓيٍُٞ حُ

ٟي حُٔلظَ  ا١خٍ ٓؼًَش –ٖٝٓ رؼ٤ي  –ٟ ل٣َ٣َش ك٢ حُلو٤وش ٣ظؼي  إ ٍٛخٕ ػٍٞط٘خ حُظ   

 ص ٌَُ حلأٓش حُـِحث٣َش...ه٤٠ش ك٤خس أٝ ًٓٞخٕ ىحثٔخ َٔ. ًخٕ أٝلا ٝحُٔٔظؼ

ٜٔخ حُٔٔظؼَٕٔٝ ؿ٤يح، ْٛ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣َك٠ٕٞ كظ   ِٜ طـخِٛٞح  ،٠ كٌَس ٝؿٞىٗخ ح٢٘١ُٞكَ

 ،ِحث١َ ًخى ٣لآْ حٗظٜخءٙ ٝطؼي٣ٌُٖٔٚ حُزِي حُـ ٖٓ حُٔٔظوزَ. ٗخ٢ً ٣ٔ٘ؼٞ ٓخ٤ٟ٘خ

 ًِٔش ٓؼـِس ُٞٛلٚ.    لا طو٤ل٘خ ٝ ،حٗظٜخٍ رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ حٓظولاُ٘خ أًؼَ ٖٓٝ

  ٔ رَ أػزظ٘خ طـخٙ حُؼخُْ اٍحىط٘خ إٔ ٌٕٗٞ  ،ًخء أكَُٗخ أًؼَ ٖٓ هَحٍحٌُ  لاف ٝر٣ِٔش حُ

ٝحلاُظلخص ٗلٞ حلآٌخ٤ٗخص حُلخهَس حُظ٢ ط٘لظق ك٢  ،ؿِحث٤٣َٖ ك٢ ؿِحثَ ػَر٤ش ِٓٔٔش

 حُِٖٓ حُلي٣غ .

طظ٣ٞؾ ُِٜزَ حُٔزيع ُِٔخث٤ش )حُ٘ٔؾ( حُظ٢  حُلٞحًٚ ٝحلأُٛخٍ ٤ُٔض ظٞحَٛ ػخٍٟش، اٜٗخ

 ًٛزض ؿٌٍٝٛخ طٔظو٢ ٖٓ هِذ هِذ طخ٣ٍو٘خ ح٢٘١ُٞ.
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 حضىس َىفًثش     

   ٘ ٔ  ٤ُْ ًٌَ ػخّ، حٛظِحُ أٍٝحم حُ خان الأكثر ثملا والد   وٞفـَ ًٍٖٝ ًآرش كٞم حُ

رٌك هل الأكثر تأثٌرا أو البحر الأكثر بعدا، لم ٌعد طولا الس   ،فً الآفاق العابسة

ولا العتمة المستترة أو هذا الحزن ، المدرسة فمط أو عاداتنا الأولى وفجرنا المبهم

 الضمنً الذي ٌتماشى مع الأراضً المرتفعة، لا، لم ٌعد الآن مجرد صٌف ٌنتهً.

حْضره لنا الٌوم مناورة هور. ت  مجرد شهر من بٌن الش   -من الآن فصاعدا-لم ٌصبح 

لولا أن رجالا اختاروا  ،ر دون أن ٌنتبه إلٌن أحداستم  نتذكر. نوفمبر كنت  كًفلكٌة 

الممبولة بالأمطار  رنا فً رزنامة المصابرذك  كنت ت   .تشرٌفن بحبهم وغضبهم ودمابهم

والفواكه التً علٌنا لطافها والحطب الذي علٌنا إدخاله،  ،التً ننتظرها للحرث والبذر

ة ولٌالٍ طوٌلة....فً رزنامة المصابر لصٌر وأٌام فً الملابس، فً الولت وتغٌر   ر  غٌ  ت  

ملة.... فً رزنامة الخرٌفات الممبولة، الهزٌلة والص   موتة، مجموع أسابٌع لاسٌة وم 

 الأبدٌة.

 امتصلب احنٌنٌ الٌس عاطفٌا محضا أو مولف -وأٌة ذكرٌات–التعلك الشدٌد بالذكرٌات 

تشفه دابما لأول مرة بنفس كنستطٌع أن نمرأ كتابا مابة مرة ونللماضً.  اسلبٌ أو تأملا

ع، لأن جدٌدة بدون انمطا ماتٍ ، ونستمً منه تعل  الحرارة ونفس العنفوان ونفس الانبهار

هو لٌس فرصة للهروب من الحاضر وٌفضً من الآن و ودرس وبرنامج، م  نوفمبر تعل  

 إلى المستمبل.

أن ننتظر ودون حتى –كان ومنذ نوفمبر كانت الجزابر آهلة بالس   7611لبل نوفمبر 

أصبحت الجزابر  -الذي لم ٌمم سوى بتأكٌد هذه الحمٌمة التً لا ت دحض 7691جوٌلٌة 

 آهلة بالمواطنٌن.

ظاهرة لا ٌمكنها أن تكون بدون نتابج فً الحٌاة العمٌمة والحمٌمٌة للبلاد فً كل  ،هنا

 وخاصة المجال الثمافً. ،المجالات
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أفعالنا مثلما تحضر  تفكٌرنا كما فً فً ،نوفمبر حاضر فٌنا بدون انمطاع 7611منذ 

نوفمبر مٌلاد، وشهادة صحٌح أن  اله.فعأ ودحٌاة ابنها وتطبع تفكٌره وردالأم فً 

روح وطنٌة ومصٌر  ة  د  فً المتال لأول مرة(، إنه ح   ٌة لتال )اشترانمٌلاد، ومعمود

 وطنً.

 ربٌع الكارثًن الل حظات الهامة فً حٌاة الشعب. هذا الأٌضا م 7611ماي  11 د  ع  

 ء والروابٌٌن والشعراء المتجولٌنخراطة فً تعبٌر الشعراو ولالمة الذي أدخل سطٌف

وعلم واسع  ماضٌا متجاوزا من الحاضر -نمٌل كثٌرا لتصدٌمه–والمطربٌن. التارٌخ 

إلى الأمل  ابتهالهأغنٌته الطوٌلة و 7611ماي  1منذ الآن ألرض و ،نجده فً الكتب

 بري.الغاضب للشعب الجزا

تصعد النبرة إلى الغناء العام وتصبح الجمرة حرٌما، ومنذ ذلن  7611، نوفمبر 7611

الحٌن لم ٌكتف الرسامون والموسٌمٌون والكتاب بتمنً الاستملال بل أصبحوا ٌتغنون 

بل  ة الاحتلال الذي أدان نفسه بنفسه،لا ٌتعلك الأمر بإدانوبه وٌصرخون من أجله. 

حرٌر الوطنً بطرٌمتنا الخاصة. وجدت الرسابل ركة فً الت  ٌتعلك بالمساهمة والمشا

 الجزابرٌة حروفها النبٌلة.

نوفمبر لٌس فمط عٌد مٌلاد لشعب تعذب كثٌرا، ودمى كثٌرا وأهٌن بشكل كبٌر، فً 

الحمٌمة، كل الأٌام عٌد مٌلاد وكل الأٌام تستحك التخلٌد. نوفمبر لٌس فمط انتماما من 

لال بل ٌبمى دابما أملا رابعا. أعطانا وأعطى للعالم الممع والعنصرٌة والاستغ

                                                             لدر شعبنا وأبعاده. المندهش

لٌس ككل عام تهتز الأوراق، ولكن فً ضباب "شٌلٌا" فجر مكتسب فجر تم فتحه. 

ولكن روح لهذا الملم، مدلول  هل،س للس  لٌس ككل عام الفلاح الأول فً الصمت الممد  

 ٌتعدى الممح، محفظة تتعدى المدرسة بذر ٌتعدى الحصاد.

مثل  ،ٌف ونهاٌة العطلة ولكن مثل موعد مع ذواتنانهاٌة الص   ،لم ٌعد ككل عام

 صلاة من شدة صفابها تصبح مبهجة، ارتماء فً العرفان ونمو فً العزة.
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 حضور نوفمبر جلً كجلاء النهار الذي ٌطلع.

 خول الأمال د

الذي أتذكر كل سنة سماء الخرٌف المضطربة... لا أتذكر من هو الشاعر الجزابري 

؟ ألمى هذه الصرخة " تركت للبً فً المدرسة ". و من منا لم ٌترن للبه فً المدرسة

معلم طفولتً مواجهة لنا مع الوالع. لو أعاد أول كانت أول موعد لنا مع الحٌاة و

ٌنمص بعضهم ومن أحسنهم، و تكون الذكرٌات وحدها المجٌبة المناداة الٌوم، سوف 

 الحادة للفاتح أكتوبر.ماء المضطربة وهذا العام الس   نعم" لمناداة الأسماء التً لن تر  ب"

مر  التارٌخ من هنا، و لا ٌعٌش صانعوه إلا نادرًا. كانت المابمة طوٌلة فً لوحة 

ل، هذه الأسماء التً لا تجٌب للمناداة الاستعمار السوداء. أما فً لوحة شرف الاستملا

ج   الأصبحت صفات ممٌزة، و مضت على  ر الحرة. فً الفاتح من الذهبً للجزاب لس  

، هذا الطفل الذي أراه فخورا و خجولا فً هذه الصبٌحة وواع بهذا 7691أكتوبر 

و لن ٌذهب إلى المدرسة كً  –جدلٌة هابلة  –الحدث الذي سٌبدأ. هو نفسه حدث 

، وأن العرب كسالى، و المبابل عاملٌن، الٌهود غالٌٌنعل م بأن إخوانه كانوا ٌت

 ٌنٌٌن ماكرون.البولونٌون مدمنٌن على الكحول و أن الص  و

إلى سعٌد هذا الطفل الذي ٌدخل إلى المسم مثلما ٌذهب إلى نبع الماء. كنا نذهب 

ت تمول شٌبا و كانت مثلما نذهب إلى المنفى، لم تكن الكلما –فً ولتنا  -المدرسة 

. لم ٌكن الجهاز التعلٌمً الاستعماري العبثٌة مكان التربٌة و اللامعنى مكان الثمافة

رة من أجل دب  ر و الاستلاب. مؤسسة واسعة و م  سوى مؤسسة لمحو الشخصٌة و البتْ 

الاعتداء العسكري تبعه اعتداء على الروح)...( و .شضٌة  الأنا الأساسً الجزابريت

من غزو العمول بعد غزو الأراضً. " غسل الأدمغة " لم ٌكن جدٌدا. كان  كان لابد

 لابد من استعمار الروح.
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فً أوابل المرن واسمه  بتدابً فً الجزابرما لاله أحد رواد التعلٌم الانسمع فل

Bernardر، صحٌح أن كانت الولاحة تتفج   اهٍ إخلاص و، تحت لطف مزٌف و

 لنستمع إلى هذا الرابد النبٌل:الاستعمار لٌس لضٌة بنادق فمط ف

ما أن ترغب الجامعة فً نشر التعلٌم و إنما فً صالح فرنسا فلنملها جٌدا ر  " لٌس ك  

هذه المصلة الوحٌدة الحاضرة فً أذهاننا أعطت طابعا لمعلمٌنا و مناهجنا وأسالٌبنا. و 

مصوى و العلٌا الأشكال الحالٌة لبرامجنا. و من المهم أٌضا أن تكون للؤهالً الفكرة ال

مفاهٌم  ،عن وطننا؛ سوف نعطً لتلامٌذنا عبر دروس مناسبة لسنهم و درجة ثمافتهم

ل تها العسكرٌة و غناها. و ٌكون مولفنا أكثر لوة إذا توص  حول عظمة فرنسا و لو  

حسن المعلمٌن الذٌن لد أنهم أر فً لوة الفرنسٌٌن و كرمهم، و بالأهالً إلى التفكٌ

رسة الأهالً فً شكلها الحالً عبر تأثٌرها الإٌجابً المزدوج ٌحصلون علٌهم. مد

بل هً بالخصوص وسٌلة سلطة و تأثٌر. تصنع  ،لٌست وسٌلة إصلاح أخلالً فحسب

ً   ساعد  من المعنٌٌن أعضاء نافعٌن جدا للمستعمرة، م    لفرنسا" وف

لأنه لا  ،حمها غة العربٌةانتهى الكسوف، و تستعٌد الل   ،علٌك على هذا النثرلا داعً للت  

ترغب فً العٌش فً و التً  بأن الجزابر التً تتخبط فً الحاضر  التردٌدٌكفً 

 تكتشفه و إن ما ماضٍ تستثمره، وحضٌرهتملن فمط مستمبلا علٌها أن ت الحاضر، لا

جوع إلى المنبع لٌس منعكسا تمهمرٌا إلى الخلف لكنه اهتمام إٌجابً بنتابج ره. الر  تسٌ  و

 حٌوٌة.

أمام  ،خول المدرسً بتعمٌداته المرٌعةل الدولة الد  تتحم   ،7691اتح من أكتوبر الففً 

ٌعتبر هذا . والمتعاونٌن وأصدلابنامعلمٌنا  شرف ومعاناةالتً تصنع عوبات الص  

ل نفسه فً ش للمعرفة، ورة مشروعة لشعب متعط  مس مسٌباق مع الش  الس   شعب ٌسج 

 جامعة الفجر.

ا الطفل الذي أراه فخورا و خجولا فً هذه الصبٌحة، ، هذ7691الفاتح من أكتوبر 

 نفسه حدث. هو وعد ورجاء فً جزابر عربٌة  هو ،بهذا الحدث الذي سٌبدأ وواعٍ 

 مها للغد.هدٌة نمد  مسلمة واشتراكٌة. هو شاهد وو
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 طرٌق المدرسة

لأنها ولأنه الجلاء عٌنه  ،أصوات مجهولةمرارا و تكرارا، بأصوات موثولة وللناها 

ضوة أو لا ٌجب أن تكون ح  مافة لٌست رفاهٌة وحمٌمة. للناها مرارا وتكرار: الث  ال

 .اامتٌاز

ها، لأنها تدل علٌه ٌحس  مها وسها، ٌتنش  لٌست رفاهٌة، لأن الانسان ٌحتاج إلٌها و ٌتنف  

 ها أو غٌابها.ربحضو

د جس  سها المانون ٌجب أن تتلأن المساواة التً كر   ،ٌجب أن تتولف عن كونها امتٌاز

 مافة جزء لا ٌتجزأ من هذا الوالع.أن الث  و ،فً الوالع

ٌأخذ ن الانسان ٌستمً منها احتٌاطه ولأ ا،ٌجب أن لا تكون امتٌازنها لٌست رفاهٌة وإ

نسان إ  ات.ٌصبح هو بالذ  عالٌة ٌحتاجها الانسان كً ٌعٌش ولأنها بهجة و، منها أبعاده

تكون كلمة  هذالوغذٌة. الت  فً  امصن انًذي ٌعمثله مثل ال ،لصانفرد  بدون ثمافة هو

 "الثمافة للجمٌع". :المرور الممدسة أكثر إلحاحا من ذي لبل

      تذهل علماء الاجتماع و ،أو تضرب مبات الملاٌٌن من البشر دالمجاعة التً تهد  

نستوعب أن المرن بالكاد نفهم و .لطات الدولٌةوالالتصادٌٌن والحكومات، والس  

وت لوسابل ف من سرعة الص  ٌضاعو ،ٌبعث بالصوارٌخ إلى الممر العشرٌن الذي

ر مجاري الأنهار. بالكاد نفهم ونستوعب بأن غٌ  و ،ر الطالة النووٌةالنمل، والذي حر  

خاصٌة المرون البابدة، ها ظن  نهذه المأساة التً  مازال ٌواجه ،مالتمد  لرن العلوم و

 الجاهلة.الهمجٌة و

فة إذا كان الانسان ٌحتاج الخبز لبل الأزهار، أو إلى الأزهار ظر لمعرلٌس فً نٌتنا الن  

لٌست و .. نظن فمط أن الحٌاة بدون خبز لٌست بحٌاةامزٌف لبل الخبز. ٌكون هنا مشكلا

 أنظارنا. ةنى الكلمة إذا لم تأت وردة لطمأنحٌاة بأتم مع

ة. نظن خاصة نظن فمط أن مجاعة الفكر هً بنفس المأساة و اللاإنسانٌة كمجاعة المعد

أن تختفً كما ٌجب  –هذا الشماء الموروث عن الحمبة الاستعمارٌة  –بأن على الأمٌة 
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 غٌر مجدٍ  الحدٌث عن الثمافة نألحمبة لعٌنة. نظن أخٌرا بأن تختفً بماٌا بشعة 

معنى هذا أن نتولف عن  هذه الأمٌة. لٌس لم تختف   طالما ،محرج نوعا ماخاطا وو

واد ٌجب أن ٌل شدٌد الس  الـتألٌف بل بالعكس! عندما ٌكون الل  رسم والكتابة والانتاج وال

 نشعل أنوارا كثٌرة.

و الانتظار نحرنا لط بهذا المدر من الاحترام وعشٌة الدخول المدرسً، لم تلتفت أنظا

 لم نعهد إلٌها أبدا بأمنٌاتنا لبل هذا.المدرسة، و

فً المدرسة و ،فً المدرسة ،ٌوجد الحل فً المدرسة وٌوجد العلاج والخلاص. هنا

 ،فً المدرسة ،إنفاله. هنارف المهٌب لتخصٌب الحاضر وتسٌٌره وجع الش  أولا، ٌر

 ٌل وآخر درع ضد العمى الآخر المسمى أمٌة.أحسن درع ضد الل  

 العرفانبالمحفوظة فً للوب الجزابرٌٌن. إحاطة المعلم  ة مكانتهاسلطالما كان للمدر

للالتناع بذلن ٌكفً أن نشاهد بأي عطف ى شعبنا. وكرام هً عادة لدٌمة لدوالا

ٌكفً و وها بأثر لا ٌمحى.عنوها و طبكو  عمن انحنوا على سنواتنا الأولى ونتحدث 

أو عندما  ،ً تعانمنا فجأة عندما نصادف معلمنا المدٌمللالتناع بذلن تحلٌل انفعالاتنا الت  

ا. ٌكفً للالتناع بذلن سماع تسالط تأخذنا خطواتنا لحج أمام المدرسة الابتدابٌة لطفولتن

دم لدى الغافلٌن فً الماضً الذٌن أدركوا خطأهم فً عدم تمدٌر دراستهم الأولى الن  

أن نرى الٌوم  ،فً للالتناع بذلن أخٌراكل منا ترن للبه فً المدرسة و ٌكحك لدرها. 

رون على وكٌف ٌسه ،لون أبنابهم وبناتهمالأولٌاء الذٌن ٌسج  فً الجزابر المستملة 

ٌثأرون فً تثمٌف أبنابهم وبناتهم ففون من ٌتابعهم، كٌف ٌتابعونهم أو ٌكل  بداٌاتهم و

طرٌك المستمبل ٌمر  ن لمصٌر آخر. ن من الآٌالموهوبن بمستمبل آخر وٌالموعود

 ز.ر و تتجه  بالمدرسة أكثر من أي ولت مضى، تنبت الثمافة و تتطو  

ً علٌنا عوبات الت  جم الص  حبون واعٌن لٌن، ٌجب أن نكمن الظلم أن نكون متعج  

كل نمو بدون انمطاع، تنمٌة الموى العاملة، مش :لهرها، والعمبات التً علٌنا تخطٌها

  .نوعٌة التعلٌم، مشكلة البرامج والكتب...إلخالمنشبات المدرسٌة، التكوٌن و
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انتصار وكل دخول مدرسً هو أٌضا أمل و ،كل دخول مدرسً هو صعوبة كبٌرة

 ة فً العدٌد من المرات.معجزو

ن كل الجزابرٌٌن عندما ٌتمك  و ،عندما تؤدي المدرسة دورها فً جزابر الغد

لا معٌة البصرٌة مكم  تصبح الوسابل الس  عندما والكتابة، الجزابرٌات من المراءة وو

سٌاله وم الثمافة فً أبعاده الحمٌمٌة وعندها فمط ٌتوازن مفه ،حٌوٌا لماعدة مكتوبة

فهو محكوم علٌه بنوع من  ،ما أن رجل أو امرأة الثمافة ٌشكل الآن الاستثناءالحمٌمً. ب

ل كامل إنما هً عزلة والعٌة لا تكتب بشكو ،مطاعنالعزلة. عزلة لا تعبر عن الا

مرة أخرى نلتفت نحو المدرسة لأنها الوحٌدة التً تخرج م بهم، وٌن نحل  اء الذ  للمر  

 شتلة رجال و نساء الثمافة.لأنها أٌضا مورجل الثمافة من عزلته 

 صل مباشرة بالجو  المشاكل التً تت  و من جهة أخرى لن تعرف الأجٌال الصاعدة 

، فمط الٌس بعٌد 1111والعام  –مثلا  1111فالكاتب الجزابري للعام  ،الاستعماري

            .brefلصنع الكاتب،  مةزللا  او ثلاثون سنة هً تمرٌبا المدة  –سنة  33

لنا الٌوم، سوف ٌكون متاحا حما غمما ٌش 1111كاتب الجزابري للعام هش الربما ٌند

تصبح الأمٌة إلا حلما مزعجا أو موضوع  نلرابه، ولاتحاد وثٌك مع شعبه وفً و

حٌحة من مضار الاستعمار التً ستختفً آثارها تأخذ المماٌٌس الص   .دراسة تارٌخٌة

 هً الأخرى.

   من المدرسة. ٌؤدي إلى المستمبل. الطرٌك إلى المدرسة ٌؤدي إلى أبعد
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 ػهً هايش انقصُذج وانشواَح

 أدب وصحافح:

٢ ٓلخىٛخ إٔ ًَ ٗؼَ ٛٞ ربٜٓخد ٝىٕٝ طٞهق، ٝحُظ   Goetheٗٔظط٤غ حٗظوخى ه٘خػش 

حٗؤْ ح٣َُٔخ٤ُٕٞ كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع ك٢ حُؼخُْ رؼي كَد ُوي ٗؼَ ٓ٘خٓزخص. 

 -رآهَرٔؼ٠٘ أٝ –كظٔخ  ٗخطوٞىحُٔ٘خٓزش  .ٟٓٞٞػْٜ حُٔل٠ َ ٝؿؼِٞح ٓ٘ٚ 7671\7671

حلاُظِحّ، ًِٝٔش حُظِحّ ٢ٛ ٖٓ حٌُِٔخص حلأهَ ؿٔؼخ َُؿخٍ حلأىد ٝحُل٘خ٤ٖٗ ػٔٞٓخ.  ا٠ُ

رلٌَس أٝ ٟيٛخ، ٠ٔ٘ٗٝ ك٢ أؿِذ حلأك٤خٕ رؤٕ ًَ كؼَ ػوخك٢،  ،ِٗظِّ ر٢٘ء أٝ ٟيٙهي 

َ   ،َ كؼَ ٣ٔظيػ٢ كٌٔخ ٛٞ كؼَ حُظِحًّٝ ٔخ ُظِحّ ٝاٗ  ٍح ٖٓ حلاٝػيّ حُظِحٓ٘خ لا ٣ٔؼَ طل

أٓخ ك٢ ٓخ ٣وٚ حُ٘وٚ ك٢  .ك٢ كي ًحطٚ حهظ٤خٍح حلآظ٘خع ٣ٝؼظزَ ،ٛٞ حطوخً ٓٞهق

                                          حلأكٌخٍ كٌُي ٣ؼ٢٘ ٓٞص حَُٝف. 

ليع أٝ كؼَ ٗو٢ٜ أٝ هخٍؿ٢ ُٝطؤ٣َٝ  ،ٝٛٞ حٗؼٌخّ ٝٗظ٤ـش ،حُ٘ؼَ ػِش ٝكخكِإ 

َ ٣ٝ٘وَ ا٠ُ ُـش ٗؼ٣َش، ٝػخىس ٓخ ٣ظَِْ ٌٛح حُ٘وَ  ،٣ٌل٢ ِٓلض ٝٓؼَٝف رٔخ  ـ  ٔ٢ً ٣

 unرٜلش طِوخث٤ش، ٣ٝلَٝ ٗلٔٚ ربُلخف ػ٠ِ ٤ٓٞ٣خط٘خ حُوخٛش ٣ٝظَؿْ كخُش ٍٝك٤ش أٝ 

état de fait. 

ظَِٜ   Goetheٗٔظط٤غ إٔ ٗظ لن ٓغ  رؤٕ حُ٘ؼَ ًِٚ ٛٞ ٗؼَ ٓ٘خٓزخص ٝٛٞ كَٛش ط٘ 

ٗؼٖ رٌِٔش "ٓ٘خٓزش" حُٔلّٜٞ ح٤٠ُ ن ُِلو٤وش حُٔلظِٔش. طِوخث٤خ ٝريٕٝ ػِْ، كو٢ اًح ُْ 

ٔ َ ٣ٝل٢ٌ حلأىد، حُ٘ؼَ أٝ حُ٘ؼَ، ًخٕ ٝحهؼ٤خ أٝ ُْ ٣ٌٖ كٜٞ ٜٗخىس، ٣وي   ّ طو٣ََح ٣ٝ ل

ٜ   ،رط٣َوش ٓخ َ  حلأىد ٗظ٤ـش ُطز٤ؼظٜخ حُؼ٤ٔوش.َٟٝٗ رٌُي إٔ حُ خٛ  لخكش طٜ 

٘  ٤ٖ ٝخد ٝحَُٝحث٤  ى حُو٤َِ ٖٓ حٌُظ  ٛ٘خ َِ  ؼَحء ح٣ٌُٖ حُ ٕٓٞ أٗلْٜٔ َُٝح٣خطْٜ أٝ ٣ٌ 

ػ٘خ ًؼ٤َح لإٔ ٛؼٞرخص ٝٓوظ٤٠خص حُل٤خس حُٔخى٣ش لا طٔٔق ُْٜ رٌُي.  طلي   ،أٗؼخٍْٛ كو٢

 ٝأػ٢٘ رٌُي طل٤َِ ا٣ـخر٤خص ِٝٓز٤خص ٜٓ٘ش ػخ٤ٗش. ،ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع

ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ لا  -ٌٝٛٙ حُِ لظش هي طيّٝ ٍٜٗٞح ٍٜٝٗٞح–ه٤وش ُلإريحع ك٢ حُِ لظش حُي  

ض أٝ حلاُظلخص ا٠ُ ٗ٘خ١خص ٓٞح٣ُش ط٘ـِٚ ػٖ ٓئُلخطٚ، ك٤ِْ ؿذ حٌُخطذ ك٢ حُظ٘ظ  ٣َ
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ٛ٘خى ٓخ ٛٞ أًؼَ ٛ٘خٗش ٖٓ ٓوط١ٞ ٣ظٌِؤ، لإٔ حلأكٌخٍ ط ؤهٌَ ك٢ ٤١َحٜٗخ ٓؼِٔخ ٗٔظوَ 

٢ لإٔ أ١ طؤه٤َ أٝ طؤؿ٤َ أٝ ػخثن هي ٣ٌٕٞ ٝه٤ٔخ، ٝلإٔ حُٔٞحػ٤ي حُظ  ٝ ،هطخٍح ٓخثَح

 ًُٝي ٓئٓق. ح،أري٤٠ ؼِٜخ لا ٗٔظؼ٤يٛخ ٗ وِلٜخ ٝحُلَٙ حُظ٢ ٗ  

  ٜ ٢ٌُ ٣ـي كلا  ،ؼ٤ِْلخكش ٝحُظ  ٣ِظلض حٌُخطذ ح٤ُّٞ ٝرٜلش ػخٓش ٝأًؼَ ٖٓ هزَ ا٠ُ حُ

ؼ٤ِْ ٝحُٜلخكش )ٝأك٤خٗخ حلاػ٤ٖ٘(؟ حلإؿخرش ر٤ٔطش لإٔ ٣ٌٖٛ ُٔ٘خًِٚ حُٔخى٣ش. ُٔخًح حُظ  

غ حُ٘زخد، حُٔئطَٔحص ٘خ١ ٓلاثٔخٕ ُٔٔخٍٓش ٜٓ٘ش حٌُخطذ. )حُِوخء ٓح٤ٌُِٖ٘ ٖٓ حُ٘  

ٜ   ،حُٔي٤ٍٓش ٢ٛ ػٞحَٓ طيهَ ك٢ حلاػظزخٍ( ٔؼَكش حٌُظخرش" ٝ كلخكش "أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُ

 حًظٔخد "هِْ ٤ٓخٍ" ٣ٔ٘ق ٓ٘لٌح ١ز٤ؼ٤خ ٝٓ٘خٓزخ َُؿَ حلأىد.

  ٔ أٝ ػـِش اٗوخً ٣َٓلش  ،ز٤َ حُٞك٤ي حُٔظزو٢ٌٛٙ حُٜٔ٘ش حُؼخ٤ٗش ٤ُٔض طير٤َح ٓئهظخ أٝ حُ

ٜ ٕٞ رٚ ٗٞػخ ٓخ. ٓؼظْ حٌُظ   خد حٌُ ٣ٖ أػَكْٜ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ ر٘لْ حُلٔخّ ح١ٌُ ٣و

 ٓئُلخطْٜ.

  َ ْٓ ٤ُٔض ٟٓٞٞػخ ٓل٠لا ٤ُّٞ حَُد ح١ٌُ ٗوٜٚ رلذ ٝػ٘خ٣ش حٌُظخرش ٓؼَ حُ

٣ٝـظ٢٘ رؼ٠ٜخ ٖٓ رؼٞ ك٢ أك٤خٕ  ،ًز٣َ٤ٖ. اٜٗخ ٛ٘خ ٓـخلاص طظٌخَٓ ٝطظظخرغ أك٤خٗخ

 ًؼ٤َس.

ٜ  ُوي  ٔ  أػط٠ حٌُظ خد ُِ هِغ  حلأٓٔخء خ٤ٓلخكش أكَكٜخ حُ ش ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حلأك٤خٕ، ٝطٞ 

ٜ  حٌُز٤ ٜ   ،لخكشَس أًؼَ كؤًؼَ ٓوخلاص ك٢ حُ طْٜ ٤ٗجخ ك٤٘جخ لأٓزخد لخكش ٍرٝطلخٍٝ حُ

  ٜ ٜ   ،ٝهخٛش ك٢ أ٣خٓ٘خ ٖ رٜخٗظٌ ؿٜش  ْٖٓٝ ريٕٝ حٗوطخع. ٚ ٝطظ٤ٔ  ك٤غ َٗحٛخ طظو

حُٔٔظي٣َس...حُن ٓٞحثيٛخ ٝ ٗوِٜخ ُلأهزخٍٝطلو٤وخطٜخ ٝ أهَٟ ٗـي ط٠َخػ ق طؼ٤ِوخطٜخ

٤ؾ  حَُ٘٘ ِٛ صٝى٣ٍٝخص ٝأٓزٞػ٤خص  :ٝكظ٠  ٛللخص ٓ٘ظظٔش، طيػٞ ا٠ُ ٌٛٙ  أٝ ٓـلا 

 حُٔ٘خًٍش ٝط٤ٓٞغ حُٔؼ٠٘ حُٔ٘ظَى ٌُِٔش ٛلخكش.

رَ ٣لظخؽ  ،ٌٛح ري٢ٜ٣، كخٌُخطذ لا ٣لظخؽ كو٢ ا٠ُ طؤ٤ٖٓ ٓؼ٤٘ظٚ ٝطِز٤ش كخؿ٤خطٚ حُٔخى٣ش

ٚ ٌٛٙ حلإٌٓخ٤ٗش ٝطٔ٘لٚ ؿٍٜٔٞح لا حُـ٣َيس طٔ٘لٝأ٠٣خ ا٠ُ حُظٞحَٛ ٓغ ٗظَحثٚ. 
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ًَ  ٙطٌٛذ حُـ٣َيس ٗلٞ ،ٍة٣٘ظظَ حٌُظخد ٓـ٢ء حُوخ ر٤٘ٔخٝ ٣ٔظط٤غ ٓـخُطظٚ رٌظزٚ.

ٌ  ٣ّٞ أٝ ًَ أٓزٞع ٓزخَٗس ٝرِ   َ ك٢ إٓ ٝحكي.ٔ

 .ق ُٚ رؤٕ ٣ٜزق ٛلل٤خ رط٣َوش آ٤ُشٔٔطٌخطذ ً ٜٓ٘ظٌُٖٚ لا ٣ـذ حُظٜي٣ن رؤٕ 

ػٖ –٣ؼظزَٕٝ حُٜلخكش لأ٤ْٜٖٗ أريح، ٜزلٞح ٛلل٤  أػَف ًظ خرخ ًؼ٣َ٤ٖ لا ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣  

                  ْٜ ػخؿِٕٝ رٌَ رٔخ١ش. أٗأٝ  ،ؼز٤َ٤خ ٖٓ حُظ  ٓظيٗ   ٌٗلا -رخُطزغهطؤ 

طٔٔق حُٜل٤لش ٝطلَٝ حطٜخلا ٓزخَٗح رخُوخٍة، هخٍة ٓـٍٜٞ ٝٓٔظؼـَ ك٢ أؿِذ 

َُٝحث٢ ٝأًؼَ ٓ٘ٚ حلأك٤خٕ، ٣َ٣ٝي إٔ ٣ٌٕٞ ٓط ِؼخ رٌَ٘ ٣َٓغ ٝٗخَٓ، ر٤٘ٔخ ٣زلغ ح

لا طو٤ْ ٝ ،حَٛ ٝٓؼِٞٓش أًؼَ ٗو٤ٜشحُ٘خػَ ػٖ ٛيف أرؼي ٝأهَ ٝظ٤ل٤ش، طزخىٍ ٝطٞ

ٍ–حُٜلخكش   ٞ ٠ رٌَ٘ ًز٤َ ٖٓ ًٕٞ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼلاهخص. ٌٝٛح ٣ظؤط -ٓخػيح حُظلو٤ن حُٔط

ٜ  ٓ٘ؼٍِ ٝٓظٔؼ   ػَٔ حٌُخطذ ػَٔ لل٢ كٜٞ ٗظ٤ـش ػَٔ ؿٔخػ٢ ٖ ٝ رط٢ء، أٓخ ػَٔ حُ

َ  ٣َٓٝغ ػ٠ِ ح٣وخ َ  ع حُليع، ػَٔ ٓظل ى ٤ٓٞ٣خ. ػ٘يٓخ ٍ ٝٓظؼي  ى رط٣َوش ؿ٤ٗٞ٘ش، ٓظٌ

  ٜ َ زخف،ٗلظق ؿ٣َيط٘خ ك٢ حُ  ـِ ٖٓ  .  رخهظٜخٍ ٗظ٤ـش ٓ٘ظًَش ،كخٛلا ٝط٤ًَزخ ٗٔ 

ٜ   ،ل٣ََ ا٠ُ ١خُٝش حُظ٤ًَذ ٝحُٔطزؼش حُيٝحٍسحُظ   ُِذَ طل٤ٌَ حُ  ٞ لل٢ ًٝحد ٓغ طوََ

  َ  ٛخٙ ح١ٌُ ٣ؼط٤ٚ أري٣ظٚ ح٤ٓٞ٤ُش.حُ

َ  إ حلا ٜ  طٜخٍ حُٔزخَٗ ٝحُٔظٌ ٛٞ رٔؼخرش  ،لل٢ ٓغ حلأكيحع ح٤ٓٞ٤ُش ٝٓغ هخٍثٍٚ ُِ

  ٓ ٝ ىحثٔخ ا٠ُ حُظؤ  َ ٢٘ حٌُخطذ حُٔؼ ٖ  حُز ؼي ح١ٌُ ٣ ـ هطَح آهَ ٣ظَرٚ رٚ  َ حُٔ٘ؼٍِ. ٌُ

 َِ ؼز٤َ حٌُ ١ ٣وظَٜ كٌَٙ. ١خٗش حُظ٢ هي ٣ظؼٞى ػ٤ِٜخ ُظ٤َٜٔ حُظ  ٣ٝظٔؼَ ك٢ ٌٛٙ حُ

ٗخٛيس ؿ٘خث٣ِش ُٔ٘ٞحٍ  ٤ًَذ٢ٓء ؿيح ٝطٜزق ١خُٝش حُظ  ٣ٔظؼٞ حُلٖ ٣ٝظ٤ٌ ق رٌَ٘ 

 ػ٠ِ أٗزخء لا ط٘ظ٢ٜ أريح. ٓوط١ٞ لآغ ُظؼ٤ِن  أىر٢ أٝ 
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 (انثقافٍ فٍ انجزائش انًشكم)  وتؤصهػظًح الأدب انجزائشٌ 

ؤ٤َٗس ٝحُظ   ،إ حُؼوخكش، حُؼوخكش حُلو٤و٤ش )َٝٛ ٛ٘خى ؿ٤َٛخ؟( طٔخكَ ريٕٝ ؿٞحُ ٓلَ

٤ُش حُٞك٤يس حُظ٢ ططِ َٝ ذ ٜٓ٘خ طٌل٢ ُظؼ٣َلٜخ: ٤ِٓطٜخ حلإٗٔخ٤ٗش. اٗٚ ٛ٘خ ٓؼخٍ ٗخىٍ ُِي 

ٔ  ٝ حُٔؼخٛيحصٝ طٞرخ٣ٝخصخٓش، كٞم حُحُظ   حَُٔؿؼ٤خص كٞم ٤٘١ٝش. ٢ٛ كو٤وش ٝ لخٍحصحُ

ٟٜخ ٍَُِٔٝ ريٕٝ ٓلاكظش. اٜٗخ أ٠٣خ حٗظٜخٍ ُِؼوَ ٝحُوِذ  ِ َ طٔظِي ٖٓ حُزيحٛش ٓخ ٣ؼ

ٌ  ٢ ربٌٓخٜٗخ إٔ طلخؿت ك٢ حُوٝحُظ   َٗخ َٕ حُؼ٣َٖ٘، هٜٞٛخ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، اًح ك

  ٔ ٔ  ك٢ آلاف حُلَٙ  حُظ٢ ٗو٘خٛخ ٤ٓٞ٣خ ػ٠ِ حُ ِْ ٓؼ٠٘ ٌٛح ػ٠ِ حُل٠خٍس ِْ، ػ٠ِ حُ

 حُؼخ٤ُٔش ك٢ ٜٗخ٣ش حلأَٓ.

  ٓ ٖ ٝحُؼِٔخء، ك٢ ٓوخرَ ٝكيطْٜ ُٝٝحُْٜ. ٤ٖ ٝح٤ُٓٞٔو٤٤خٓألا ٣ٌٕٞ اٗؼخع حٌُظ خد ٝحَُ

لا حُٜٔخُق حُو٣ٞش، ْٛ حلأؿَحد ك٢ ؿِذ حلأك٤خٕ لا حلأكِحد ٕٝٞ ك٢ أ٣ٖ لا ٣ٔؼ ِِْٛ حٌُ  

 َِ ٣ٖ ١خٗش: "ػلاهش هٞس"، "ريػْ ٖٓ"، "ُلٔخد ًٌح".... حُن، ٝك٢ حلأه٤َ ْٛ حٌُ  ٌٛٙ حُ

ٓ  ُؼ  ٣َ٘لخص ٝلا حىٝٓخ لا ٣ؼَكٕٞ حُٔـي، ٝلا حُظ   هلُٞش ِْٜ َٝٝس ْٝٛ ك٢ ؿَٔس ٌٕٓٞ طؤ

ٌٓخكلش حُلآؼوٍٞ؟...ٓؼًَش ؿ٤َ ٓظٌخكجش ٓٔخٍْٛ ٣وٞىٕٝ ٍرٔخ ٖٓ حُٔؼخٍى أٛؼزٜخ :

 ٣وَؿٕٞ ٜٓ٘خ ٓ٘ظ٣َٜٖ ىحثٔخ ٝك٢ ٣ّٞ أٝ ك٢ آهَ ٗلٖ ٓؼيحء أ١ أ٤ًًخء.

ذ ٛ٘ؤ ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ  ٗلٔٚ ٓئهَح رلن ًٕٞ حُـِحثَ رؼي حٓظولاُٜخ ػَكض ٤ًق طـ٘ ِ 

ٖٓ  ،قٗلٜٔخ ػُِش ػوخك٤ش ًخىص طٌٕٞ ٝه٤ٔش ػ٤ِٜخ. ٢ً طؼ٤ٖ ػوخكش ٤٘١ٝش ٝطظلظ  

ٓ   ١ٜٞظط٢ٜ إٔ طلظخؽ ُِٔٞحؿٜش)...( طلظخؽ إٔ حُزي٣ غ ريٕٝ حٗوطخع ٝطـي ك٢ ٝطظٞ

 أٛخُظٜخ ٝهخ٤ٛظٜخ رٌٍٝ ػخ٤ُٔظٜخ.

)...(ػوخكش ٓ٘ـِوش ػ٠ِ ٗلٜٔخ ػوخكش 
1
ٍٔٞ ك٢ ح٥ؿخٍ حُو٣َزش أٝ حُزؼ٤يس طٜخد رخ٠ُ   

 ٍِ َِ ع )...( ٝ ط  ٝطٞ لا  ح١خٗظٚ، كٌَح هط٤َح، كٌَ٘ـذ كٌَح ٓو٤ٔخ، كٌَح ٓـ٤٘خ ُ٘لٔٚ ُٝ

ٜ  ٣ِظلن رٜل    ل٤ق.ش حُلؼَ أ١ رخُلؼَ حُ

                                                             
تشٌر نماط الحذف التً بٌن لوسٌن)...( فً كامل الممال إلى رداءة الطباعة فً الممال الاصلً بالل غة الفرنسٌة فً جرٌدة النصر مما   1

 اضطرنا إلى تجاوز بعض الكلمات غٌر الواضحة والتً أحدثت بعض الاضطراب فً الت رجمة.
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إٔ طٌٕٞ ك٢  ،َس. ٌٛٙ ٢ٛ ىػٞطٜخش رط٣َوش ه٤ ِ ش رلن، ٝك٤  ش: ٢ٛ ك٤  وخكش كو٤و٤ش ك٤  حُؼ  

  ٔ َٝف حلإٗٔخ٤ٗش، ٍٝرٔخ ٢ طٜ٘غ ٓـي حُظ  ؼَ حُظ  هيٓش حلإٗٔخ٤ٗش، إٔ طٔخْٛ ك٢ اػيحى حُ

  ً ٛخ٣ٌٕٞ ػٌٍٛخ ُٞ طٌ  ٞ ٝ َٜٛص ْٗٔ ٜٗخ٣ش حُؼخُْ  ،َٗخ "٤َٗٝ٤ٛٔخ" حُظ٢ هخٓض ُظ

ُيص ٓغ ًُي ك٢ ىٓخؽ حلإٗٔخٕ.ٝ  ٝ 

ٜٗخ. ىٍحٓش ُِيًظٍٞ "هخُي رٖ ٤ِٓٞى" ك٢ ش  طظلو  حُؼوخكش كو٤وش ك٤    ٞ ن رظٌ

« Révolution Africaine »  ٗظ لظٜخ ٖٓ هط٤جظٜخ حُـ٣ٜٞش ٝأٝؿيطٜخ ك٢ هِذ "حلأٗخ

ٌَ ُِليع، اٜٗخ ظخَٛس ؼ  َٔ  ٤ُٝٔض ظخَٛس ػخٍٟش. ح٢٘١ُٞ" ٢ٛ ٖٓ )...( ػ٤٘٤ٖ، ٢ٛ طَ

  ٔ خىس حُؼوخك٤ش، كؼخىس ٓخ طٌٕٞ لا أكذ حُظؼ٣َلخص، أٍكٞ حُظؼ٣َلخص، أٗي ى رخُظؼ٣َلخص ُِ

ٔ  حُظ   وخكش  ٝطٌٕٞ حُؼ   ،٣ٖ ٣زلؼٕٞ ػٖ كـؾ لإهخٓش ٗظ٣َخط٣َْٜٖ حٌُ  ٘ظ ِ ؼ٣َلخص ٖٓ ٛ٘غ حُ

ٗلٖ ًؼ٤َٕٝ  رَ ٣ٔظؼِٜٔٞٗخ ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ رٜخ كلٔذ، ر٤٘ٔخ .٣ًٍؼش رخُ٘ٔزش ا٤ُْٜ ٝلا طؼ٤ْٜ٘

 ٣ٖ هي ٗٔٞص رٜخ. كٞم حلأٍٝ حٌُ  

ِ  ٌٛٙ ح٤ُٔٔ  ٝ!وخكش ػ٠ِ أًؼَ طوي٣َطظ٤ِٔ  حُؼ   ٓخٕ ِحص ٓخ٢ٛ الا ُٜٓٞش  ٓٞحٟؼش ك٢ حُ

ليِ  ٝٝحٌُٔخٕ،   ٓ وٌ ، ٣ٝظ  ٣ٔظؼِٜٔخ حُل٤ُٞ٠ٕٞ هخٛش ىحص٢ٛ ٓلخُٝش ر٤ٔطش ُِزلغ ػٖ 

  َ ٣ٖ لا لٕٞ حٌُ  خء ح٣ُِٔ  ٝحُؼِٔ ٤ٖٔ،كٕٞ رٌْٜٞٗ ٓظؼِ  ٜٓ٘خ حٌُٔخ٠ُ ٗ٘خ١خ ُْٜ ٣ٝظ٘

         ٓوظِلش.  خصكَٝٞك٤ن ر٤ٖ أ١ن ٓؼخٍكْٜ رٞحٓطش حُظ  ٣٘ـلٕٞ ك٢ اهلخء ر٣َ

ٔ  حُؼ   ٝ  وخكش ٢ٛ حُ يٙ، ٢ٛ أ٠٣خ حُل٤خس حُوخٛش ُ٘ؼذ َ حلأه٤َ ُ٘ؼذ ٓخ، أ  ٜ ٍ ٝ آهَ ط٘

ٝىٝٓخ حلاٗؼٌخّ حُٔزخَٗ َُٝف ٤٘١ٝش،  ،٢ٛ ه٤ٜٛٞخص ر٤ٔطش ُٔـٔٞػش ٓخٝٓخ، 

ٝ  ٛ  َحك٤ش، ٝأٛخُش طخ٣ٍو٤ش.٤ش ؿـهخ

ؼز٤َ ػٖ ىهخثن حُلٌَ، ن حلأَٓ رخُظ  أطًٌَ ىحثٔخ "رَؿٕٔٞ" ػ٘يٓخ ٣ظؼِ   ،ك٤ٌِٖ

ذ حُٔؼ٤َ "رَؿٕٔٞ" أ٤َٓ حُل٤َس  "رَؿٕٔٞ" ح١ٌُ )...( كخٍٝ حٓظولاٙ حُظ٘ؼ  

 ُٔٔخػ٢ حلإٗٔخٕ.
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  ٞ ًخٕ وخكش ٛٞ حلإٗٔخٕ، أػش )...( ٛل٤ق إٔ حُوخْٓ حُٔ٘ظَى ُِؼ  حُٞكَس ٢ٛ ٝكيس ٓظ٘

أر٠٤خ أّ أٓٞىح، ٤٘٤ٛخ أّ ػَر٤خ، ٓٞك٤خط٤خ أّ ٍٝكخ٤ٗخ. ٌٛح حُوخْٓ حُٔ٘ظَى ٛٞ حلإٗٔخٕ 

 ًِٝٔش ػوخكش ٢ٛ حُٞك٤يس)...( حلإُٚ ح١ٌُ لا ٣وزَ حُـٔغ.

هِذ ٓلظٞف ٝػوَ ٓظلظ ق، حُـِحثَ لا طو٠٘ حُلٞحٍ ٝلا حُٔٞحؿٜش. ٍك٠ض ١ٝخُزض 

َ  ر٣ٜٞ   ٣ش كٔش، ظٜخ ك٢ ٓلٌٔش حلآظؼٔخٍ ػي٣ٔش حُ  ٞ ٔش)...( ٓخ٤ٟٜخ ٝه ٝلأٜٗخ ًخٗض ٓظٜ 

ٜخ حُوطؼ٤ش: لا ط٠٘ذ حُؼ   ِـ َـ  وخكش حٌُٔٞٗش ُ٘ؼزٜخ.رلِ 

أًزَْٛ ٍرٔخ، حٌُِٔخص ط٘ظظْ ك٢ ٓ٘طو٤ش ٗز٤ِش ُلظ٤ٔظٜخ ٖٓ كْ ٝهِْ ؿِحث١َ، ٝ

 ـ  .خ٣ٍو٤ش، ٖٝٓ حٌُِٔخص ٖٓ طٜ٘غ ح٤ُٓٞٔو٠حُظ   َٔ ٝطللَ ك٢ ًِٝٔخص طـٞٙ ك٢ حُ

ٔن، ريٕٝ ٜٗخ٣ش ٝريٕٝ هٞحػي. أػَف أ٠٣خ ًِٔخص ط٘لـَ رلاؿش لا ٓظ٘خ٤ٛش حُؼ

  َ جِٖ.ٝٛخٙ ٝحلأٗٞحٍ، ًخُ  ٔ  ًِٔخص ط طَ

حُـِحثَ ٝ حلإٓلاّ ى٢٘٣ٝ ٤ِ٘ن ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ:" حُؼَر٤ش ُـظ٢ٌُِٔش ٌٛٙ حُ

"٢٘١ٝ. 

ذَ ٗلٔٚ رَٗخٓـخ. ُْ طٌٖ ٛ٘خى ر٘يه٤ش كو٢   ٜ ُْ ٣ٌٖ أًزَٗخ ٣لزْ ٗلٔٚ ك٢ طؼ٣َق، رَ َٗ

وخكش ا٠ُ ر٤ظٜخ ك٢ رَ ًخٗض حٌُِٔش هزِٜخ. ػخىص حُؼ   7611َ حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ ك٢ كـ

 حُـِحثَ.

إ -٣لٖٔ ر٘خ ط٤ٟٞلٜخ ٝطـ٤ٔيٛخ  ،٢ً ط لِض حُــَحك٤خ ٖٓ ٍطخرظٜخ رَ ٖٓ طـ٣َيٛخ

كذ ٌٛٙ حُٔٔخُي حُظ٢ طؤهٌ رٌَ٘ آهَ ؿ٤َ حُٔيٕ ٝحُـزخٍ ٝحلأٜٗخٍ. أ   -ٛق حُوٍٞ

٣ٖ ٣ٔظٜٕ٘ٞ حلآظٔخع ف ػ٤ِ٘خ ًَٔٗي ٝى٤َُ ٤ٓخك٢، أُٝجي حٌُ  وظ١َخرؼخ اٗٔخ٤ٗخ ٝحُظ٢ ط  

ًخطذ  "هخُٔش" ٢ٛ ٟٞء هَٔ أٝ حٛظِحُ ػٞحُْ ٍحهٜش. ا٠ُ أػٔخم حلأٍٝحف ك٢ ٤ٌٓ٘ش

٘  ٝحُـ٠ذ ٣ٝخ٤ٖٓ ٌٝٛح ٣٘زٜٚ: حُلخؿؼش   ؿ٘خث٤ش ح٠ُٜخد حُؼ٤ِخ كخطلش حلأٍٝحّ.ٝ ـقحُ

َ  طِٔٔخٕ ٓظؤ٤ٗش ٝك٤ٌٔش، ٓل١َش ك٢ حلاٗظزخٙ، ٓل١َش  ٢ ٣ٌٕٞ كٌٍٛخ ٝحُظ   ،ُحٗشك٢ حُ

ٖ ٌٗلا ظٔؼ ِ  ٔ ْ  رؤٕ "ؿٕٞ ػَٕٔٝ" رلـَٙ آهَ ُِـَأس. "اٗٚ محمد ى٣ذ" حٌُ   حُ ١ أكََ

  ٔ ِ  حُ ٔ  ٜ َ  حلأٍِٓش حُٔل٢٤ رخلأؿخ٢ٗ حُل٣ِ٘ش ُِ ظ ِٓ ٞٓخّ ٝٗـٟٞ حُٞحى١؟ ٣ؼٞى ُٓٞٞى م ٝ
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ي   ٝهظخ ٣ٞ١لا ٖٓ  ٓؼ١َٔ ىحثٔخ كٞم ٍرٞطٚ ٝ ٣ؤهٌ ربٓلاء ٖٓ "ر٢٘ ٢٘٣" ٓلاكظخص ط وِ ِ

 حُظخ٣ٍن.

٤ ٔ " ش "أٗخ ؿ٢ٌ٣َ" حُظ٢ أكـؼظ٘خ رلَحهٜخ ٓئهَح، َٛهض ُ٘خ رلزٜخ ُلأٍٝ حُل

Algérie capitale Alger"                 

١ لا ٣لخٍٝ إٔ ٣ؼظوي أٗٚ لا أكي ٗخػَ ك٢ حٌُ  ( ..ك٢ ٍحكش ٝلا طظلن )... ٤ُٔض حُز٤ِيس

 رلاىٙ، كٞم ًَ َٓحٍس ٖٝٓ أؿَ ط٣َ٘لٚ.

ِ  ًَ " ا٤ُٔخ ٍح٣ْ" ُِٖٓ ؿِحثَ أر٢ ، أطٌ ٖٓ حُزؼ٤ي ٌَُُِ ٝح٤ُٞٓل٢ هزَ إٔ طؼٍٞ ُِ

َ   ،حُلخًٜش ٗلٜٔخ  ٗن ريلا ٖٓ حُوطق ٝطٜزق ه٘خرَ ٣ي٣ٝش.ٝطٜزق ُِ

  ٘ ه ِغ حٓٔٚ حُ و٢ٜ أطًٌَ "١َ٘ٛ ٣ًَخ" ح١ٌُ ١ِذ ٖٓ ؿزِٚ إٔ ٣ وَٟٚ حٓٔٚ ٢ً ٣ٞ 

 رط٣َوش أك٠َ.

٘   ،ٍرٔخ ٗخهخٛش، أطًٌَ أٝلا ٖٓ ٛٞ أًزَ أطًٌَ حُوط٤َ ا٠ُ حُٔئٍم خػَ حَُٔٛق ٝحُ

ض  حى ا٠ُ حُٔٞحُٔظَى    ."ٜٓطل٠ َُ٘ف"١ٖ حُٔؼخ٢ُ: ػ٤َ٘ 

ؼز٤َ حُل٢َٔٗ... ٌٛح حُؼ٘ٞحٕ ًـ٤َٙ ٖٓ حُؼ٘خ٣ٖٝ ػ٠ِ ًَ ٓ٘خًَ حلأىد حُـِحث١َ رخُظ  

ش ٝحٌُظخرش ًزو٤ش حُؼ٘خ٣ٖٝ، اٗٚ حػظزخ٢١ ٝؿ٤َ  كخٍ ٤ُْ الا اٗخٍس ٝٓلاثٔش ر٤ٔطش ُِ ـ

 ّ، ٍٝرٔخ كظ٠ ِٓظزْ رٌَ٘ ؿخٓٞ.طخ

ٗض  ٓلخَٟط٢:  َٞ لؤََش: ٌُ٘ض ػٖ ٤١ذ هخ١َ ػَ٘  ٓ ُُْٞ طٌٖ حُؼزخٍس ٓطَٝهش، ٓظٌِلش ٝ

 "ػظٔش حلأىد حُـِحث١َ رخُظؼز٤َ حُل٢َٔٗ ٝرئٓٚ".

ٌُٔح ػظٔش ٝرئّ: "أىد ؿِحث١َ رظؼز٤َ ك٢َٔٗ"؟ حلإؿخرش ر٤ٔطش: رٌَ ٤١زش لأٗٚ 

 ظخرش ػَر٤ش.٣ٞؿي أىد ؿِحث١َ رظؼز٤َ ػَر٢ رٌ

طؼز٤َ ػَر٢، ًظخرش ػَر٤ش، لا أٗخ لا أُؼذ رخلأُلخظ، حُلٌٍ ٣لَٝ ٗلٔٚ لإٔ حُلخٍم ػ٠ِ 

ٓ غ لإٔ ٛ٘خ   حُٟٔٞٞع كٔذ ظ٢٘. "هِذ"ؿخٗذ ٖٓ حلأ٤ٔٛش، ٓٞف ٗؼٞى ا٠ُ ٌٛح رظٞ



29 
 

ٓئُلخطْٜ ٝلأطو٤ يَ رٔ٘ظَ ٗخَٓ ظخ٢ٓ ٝحُ٘وي١ ٌُ ظ خر٘خ ٝل٤َِ حُ٘  ٓٞف أطلخىٟ ُٞ ٓٔلظْ حُظ  

 ـٔٞع ٝأٓظوِٚ حُٔلاكظخص حُؼخٓش.ُِٔ

رٌؼ٤َ ، كظظَٜ أٓٔخء "ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ"، "محمد ى٣ذ"،  7611طَطْٔ ٗلْ حُظخَٛس هزَ 

 "ؿٕٞ ػَٕٔٝ"، "كَػٕٞ"، "ٜٓطل٠ َُ٘ف" ك٢ طْٞٗ ٝحُٔـَد.

ِلض ٝحٌُ    ٔ ١ ٣ٌٔ٘٘خ لا أظٖ أٗٚ ربٌٓخٗ٘خ حُلي٣غ ٛ٘خ ػٖ ٓيٍٓش أٝ كظ٠ طزخ٤َٗ. ٌُٖ حُ

خَٛس وش حُظ٢ طٞؿي روِِ ش ُي٣٘خ ر٤ٖ حُظ  ٛٞ طِي حُؼلاهش ح٤٠ُ   ،لخٍحلإٗخٍس ا٤ُٚ ك٢ حُ

  ٔ َ   ،خَٛس حلأىر٤ش٤خ٤ٓش ٝحُظ  حُ ٓخُش حُظ٢ طظ٠ٜٔ٘خ ٌٛٙ ٝر٤ٖ حُلو٤وش حلاؿظٔخػ٤ش ٝحُ

د حلأ٤٤ِٖٛ، لا ٗـي ًِٔخص أهَٟ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ًؼ٤َح خظ  رخُٔٞحُحس ٓغ ٓـٔٞػش حٌُ حُٔئُلخص

 .ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ)...(

أْٓ ً ظخد ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ حُـِحثَ  " ٓغ "كَػٕٞ" ٓغ "محمد ى٣ذ"،ٓٞحُحس ٓغ "ٓؼ١َٔ

٢ أػزظض ك٤ٜخ أٓٔخء "ؿخر٣َخٍ حُظ   "حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ"ٓخ حٓظطخػٞح ط٤ٔٔظٚ رٔيٍٓش 

أٝى٤ٔ٣ٞ" "رِـ١َ" "ؿٍٞ ١ٍٝ" "ٍٝرِْ" "٤٘٣ٍٚ" "ؿٕٞ ًِّٞ" ٝأًؼَْٛ ارٜخٍح  

 "ًخٓٞ".

  َ ٔ  ٝ   م ٓغ ٛئلاء حٌُ ظخد ا٠ُ ٟٓٞٞع كٔخّ، كٔخّ ؿيحٗظط ٘ش ٓئُْ أ٠٣خ. حُ

حًَس حٗلـَ ؿ٤َ ؿي٣ي، روٜٞٙ َٗ٘ أٗطُٞٞؿ٤خ )...( كوزش إ ُْ طو٢٘٘ حٌُ   حُٔخ٤ٟش

طلض اىحٍس "أُزخٍ ٢ٔ٤ٓ".  -رخُ٘ٔزش ُزؼ٠ْٜ-ؼز٤َ حُل٢َٔٗ حٌُ ظخد حُٔـخٍرش رخُظ  

ٌ ظخد حُـِحث٣َٕٞ حٌُٔخٗش حلأًزَ، لا ٣ظؼِن حلأَٓ)...( ٗٞك٤٘٤ش  أٗطُٞٞؿ٤خ حكظَ ك٤ٜخ حُ

ٌ ظخد حُـِحث٤٣َٖ)...( حلأًؼَ ه٤ٔش رَ حلأًؼَ ػيىح. إً  ٌُٜ٘خ ٓٔؤُش كٔخر٤ش. ٣ظلن إٔ حُ

  ٜ ً ظخ د ػي٣يٕٝ ػٖ ٣َ١ن حُ لخكش ػٖ ٓوطْٜ ٝرٔ٘خٓزش َٗ٘ ٌٛٙ حلأٗطُٞٞؿ٤خ ػزَ  

ُؼيّ ظٍْٜٞٛ. "رِـ١َ" ًخطذ أٗـخٍ ٣ُظٕٞ حُؼيحُش ًخٕ ػ٤٘لخ ؿيح، "ؿخر٣َخٍ 

ٗلٔٚ، ٝػزَ  ٢ُ "ؿٍٞ ١ٍٝ"  ػٖ َٓحٍطٚ )...( ٣ـؼَ  أٝى٤ٔ٣ٞ" ًخٕ ٓظؤػَح)...( ٖٓ

ٌ ظخد حٌُ   ٜ  ٖٓ ٛئلاء حُ خىم ٤ُٔخ ٓللا ُِ٘ي)...( حٗظٔخإْٛ  ا٠ُ ٣ٖ ٓٞٛزظْٜ ٝا٣ٔخْٜٗ حُ

 .أٍسي٣ي ٓؼخ٤٣َ حُـِحُـِحثَ ٣وٞىٗخ ا٠ُ طلي٣ي، طؼ٤٤ٖ ٝ طل
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لا طٌٕٞ  إٔ أٍسحُـِ -ٝأ١ رِي ٤ُْ ًٌُي–خ ٖٓ حُٞحٟق ؿيح أٗٚ ك٢ رِي)...( ٓؼَ رِيٗ

ٝطؼٞى أٓٔخء ا٠ُ ًحًَط٢ كخلا: "كَحٗظِ كخٕٗٞ"، "١َ٘ٛ ٣ًَخ"،  ،ُي٣٘خ هخػيس ػَه٤ش

٘خ "آٗخ ؿ٢ٌ٣َ" حُظ    ٓ زٜخ حُٔٞص ػ٘خ ٤ُْ أًؼَ ٖٓ إٔ طٔظط٤غ ٢ ؿ٤  "ؿٕٞ ٓ٘خى"، ٝأ

ٌ ظ خد "ؿٕٞ ػَٕٔٝ" ٖٓ أد ٝأّ ٓٞح١ِ )...( ُٔؼ٤خٍ ٝك٤ي حُي   ٤ٖ، أََُْ َ٘ ٣خٗش. أكي أًزَ حُ

 ثلش ٤ٔٓل٤ش؟٣ٌٖ ٖٓ ١خ

رخُ٘ٔزش ٌُِخطذ؟ ٗٔظط٤غ  أٍس٣ظٚ؟ إً أ٣ٖ ٢ٛ ٓؼخ٤٣َ حُـِٖٝٓ ًخٕ ٤ٓـخىُٚ ك٢ ؿِحثَ

ش لا طٌل٢، ٓؼظٔ٘خ ٣ٌظذ حُل٤َٔٗش ـش؛ ٌُٖٝ حُِ ـ َ ك٢ حُِ  ِ ٌ ١ ًٝخطذ ٣خ٤ٖٓ حٌُ   ،إٔ ٗل

 ٍؿش ًٔلٔي حُؼ٤ي ٓؼلا ح١ٌُ ٣ ؼزَ  رخُؼَر٤ش.٣ٌظذ حُل٤َٔٗش ٛٞ ؿِحث١َ ر٘لْ حُي  

ٔ  ٗلٖ إً  ٤خ٤ٓش ٓغ ًَ ٓخ ٣لِٔٚ ًُي ٖٓ ٤ٟن ٠ٓطَٕٝ ُِؼٞىس ا٠ُ حُٔؼخ٤٣َ حُ

 ٝحػظزخ٤١ش ٜٓط٘ؼش أك٤خٗخ.

ٝح ػ٠ِ  أٓخ رخُ٘ٔزش ٢ُ كؤظٖ إٔ ً ظ خرخ ٓؼَ أٝى٤ٔ٣ٞ، ٍٝرِْ، ؿٍٞ ١ٍٝ رِـ١َ، ٝكَ 

كيس ك٢ ٟٝؼٜخ حُوط َٞ م ٌٝٛح حُـٔٞٝ ٝأه٤َح ٌٛٙ حُ  ِ َ؛ رخُظلخهْٜ ٤أٗلْٜٔ ٌٛح حُظٔ

 ؼًَظٜخ ًؤر٘خء ١ٖٝ ٝحكي.رخُـِحثَ ك٢ ٓ

أػِْ أٗٚ ٤ُْ رخ٢ُ٘ء ح٤ُٜٖ ٤ُْٝ ُ٘خ إٔ ٗلٌْ ػ٤ِْٜ، كخُٔؤٓخس ح٤ِ٤ٌٍُٗٞش أَٜٓ كٜلا 

 ك٢ هَحءس َٓ٘ٝكش ٜٓ٘خ ك٢ ٝحهغ حُل٤خس.

ٖ  ُٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔلز   "رِـ١َ"ك٢ أكي حلأ٣خّ رزخ٣ٍْ هخٍ ٢ُ  ًِ ش ٝ حُظوي٣َ : حٌُ ١ أ 

٢ ؿ٣ٍٜٞٔش حُلَٝف حُـ٤ِٔش أ٣ٖ طٌٕٞ حُٔٞح١٘ش "حُـ٤ٔ٘ش ٤ُٔض ٓٔؤُش ؿٞحُ ٓلَ"، ك

أ٣ٖ ٣ٌٕٞ حلاٗظٔخء ا٠ُ  ،ر٤٘ش حزش  ٝحُـٔخٍ، ٌُٖٝ ٤ُْ ك٢ ػخُْ ًحُٞك٤يس ٢ٛ حُٔٞٛ

 ن ك٢ ه٤خٍ هطؼ٢.ٓـٔٞػش  ه٤خٍ ٣ظلو  

  ٘  َِٖٝ ٣ك ،ش أٍٝحم ٗخػَ ٓخ١َٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٓغ حلأٓق؛ ػ٘يٓخ ٣طِذ ٟخر٢ حُ

 .طٚكو٢ رٔئُلخ
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ط٘٘ؤ أٓخٓخ ٖٓ طؼََِ ن  ط ؼزظٚ ُ٘لٜٔخ  أٍسٗٔظط٤غ حُوٍٞ رؤٕ حُـِوّٞ ٢ً ٗـِن ٌٛح حُ

٤٤٘ي ٝطَحهزٚ ك٢ حلأكؼخٍ حُظ٢ هخٓض ػ٠ِ ٗوٞ ٝٓلخٍرش حلآظؼٔخٍ ٝطوّٞ ح٤ُّٞ ػ٠ِ حُظ  

  ٔ ٍِ حُ  ١ُِٖٞ حُـِحث١َ.  خ

َ  نُش جزائشَا يٍ أساد، ح  و٢ٜ أكيرؼزخٍس أهَٟ ٝىٕٝ إٔ ٗ   ٍ كِ٘ظـ٘ذ ٓلخًٔش ، أً

ىْٛ ٖٓ ػخىحطْٜؿؤْٛ حُظ  أُٝجي ح٣ٌُٖ كخ  َ ش ػٖ ْٛ حُ   .خ٣ٍن ٝؿ ٗٞح كٌَس ٓؼ٤٘   ٞ ٣ٌٖ أ٠٣خ ً

  ٔ  .٢ طٌٕٞ أًؼَ ٤ٓخك٤ش ٝؿَحرش ٖٓ ًٜٞٗخ اٗٔخ٤ٗش خكَ حُظ  حُـِحثَ، ؿِحثَ حُ

٣ٌٕٞ ٟؼق حلإٍحىس ك٢ رؼٞ حلأك٤خٕ ٤ٗجخ ٓلظَٓخ ٣ٌٕٝٞ ى٤ُلا ػ٠ِ حُل٤َس أًؼَ ٖٓ 

 ٢٘ لا أٗؼَ رؤ١ طٔخٓق ك٤خٍ "ًخٓٞ".ٗ  ىلاُظٚ ػ٠ِ حُـزٖ، ٝٓغ ًُي ٣ظَٜ ؿ٤ِخ رؤ

  ٕ حُٔؼًَش ٟي حلآظؼٔخٍ أٛزلض  ًخٕ ٣ؼِْ ؿ٤يح رؤٕ كَر٘خ ًخٗض كَرخ ػخىُش ٝأ

  ٓ ٌُٖٝ ٖٓ ًح ح١ٌُ لا -ٚ ػ٠ِ حُؼيحُش ٓٔخٛٔش كؼ خُش ك٢ حلأهلاه٤خص حُؼخ٤ُٔش. رظل٤٠ِٚ أ

رؼوَ َٜٗطٚ  ٝرؼيّ ٤ٍٓٚ ،٤٘خ ػ٠ِ هيّ حُٔٔخٝحسٝرٟٞؼٚ حُٔظ٤ِ ٤ٖ ٝكيحث٤   -٣لذ أٓٚ

ق ك٢ ٚ طٞه  ٌُ٘   ،ُْ ٣ظٞهق ػٖ ًٞٗٚ ًخطزخ ٝ ًخطزخ ًز٤َح ؿيح ،ٝرـخثِس ٗٞرَ ك٢ حُٔؼًَش

 اكٔخ٢ٓ ػٖ كوٚ ك٢ حُٔطخُزش رخُـِحثَ.

ٌ ظ خد حُـِحث٤٣َٖ.  ٌُٖ كِ٘ؼي ا٠ُ حُ

٣ٍن، طخ٣ٍوخٕ ًز٤َحٕ ٍحكوخ ٛ٘خى طخ٣ٍوخٕ ٖٓ أؿَ طلي٣ي ٓٞهؼْٜ ك٢ حُلخُش حُٔي٤ٗش ُِظخ  

ٌ ظخ د حٌُ   حُٔئُلخص، ٤ََ حُ ِٓ ٣ٖ ْٛ ٖٓ ؿ٢ِ٤. طخ٣ٍوخٕ ًز٤َحٕ كخهٔخ ك٢ ٗؼٍٞٗخ ح٢٘١ُٞ ٝ

ِِٚ، حُلَ  ؿ٠ز٘خ ٖٓ حٓظؼٔخٍٗخ، طخ٣ٍوخٕ ًز٤َحٕ كؼلا كي ىح ٝؿِزخ حٌَُٔ٘ ا٠ُ ُٜٓٞش ك

ُْ ٣ٌٖ الا كخطلش  7611ٓخ١  11، 7611حلأه٠ٜ ٝحُٞك٤ي حٌُٖٔٔ: حٌُلخف حُِٔٔق،

 ًخٕ ٓويٓش. 7611ٝأٍٝ  ٗٞكٔزَ 

وْٜ َٜٝٗطْٜ ٖٓ رو٢ ٤ْ ك٢ ػ٢ِٔ ٖٓ حٌُظخد حُـِحث٤٣َٖ ٓغ حُظِحْٜٓ، ٗـخػظْٜ، طؤُ  ُ

ؿ٤َ ٓزخٍ أٓخّ ٌٛٙ حُٔـخلاس حُؼظ٤ٔش ٌٛح حُلي حلأه٤َ، ٌٛح حُلي حلأٍٝ، اكيٟ حُٔؼـِحص 

  َ ٘  حُظ٢ طظٌ  ؼٞد.ٍ ٖٓ ٝهض ٥هَ ك٢ طخ٣ٍن حُ
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ِ  خ٣ٍن حُـِحث١َ، رَكٞ ٣زو٠ أٍٝ ٗٞكٔزَ ًخلاٗظلخٟش ك٢ حُظ   ٝحٍ، ٝاٍحىطٜخ حلأٓش ُِ

ش ك٢ حُزوخء ك٢ ؿِيٛخ ٍٝٝكٜخ. ًخٗض حُؼ   ٖ  ٝهٜٞرش ُلأىد حُِٔل  ٍٞس حُـِحث٣َش كظَس ٣ٔ 

  ٜ ظ٤ٖ رلا ٛيف ك٢ ْ أك٤خٗخ، ٓ٘ظ  حُـِحث١َ. ك٢ ظَٝف ٛؼزش ٝهط٤َس، ٝك٢ ػيّ طل

  ٔ  َ٘لٕٞ ػٖ ٗـٕٞ ٝك٢ حُٔؼخٍى، حٌُ ظ خد حُـِحث٣َٕٞ، ٣َٕ٘٘ٝ، لا ٣ظٞه  حُٔ٘ل٠، ك٢ حُ

ٓوخلاص َٝٓٔك٤خص، ٝٓ٘لظ٘خ أػيحى هخٛش ٖٓ ٓـلاص أؿ٘ز٤ش  ،ٍٝح٣خص ٝأٗؼخٍ

 ِ ٜ ٘ ـخػش ٝحُٔظل  ٔش.٤ٟخكظٜخ حُ

ؿٔض ٓئُلخط٘خ ا٠ُ ُـخص ػي٣ ٓ  يس ًٝ ٤ لِض ُِو٘زش ٝحٌَُٔٝكٕٞ ٝطَ  وض أٓٔخء طَ

٣ًَخ ٝؿٕٞ  ،ًٜٔطل٠ َُ٘ف، ًٝخطذ ٣خ٤ٖٓ، محمد ى٣ذ، ٝرٍٞرٕٞ، آ٤ٓخ ؿزخٍ ٤ٓٝ٘خى

 ٣ٖ أػظٌٍ ػٖ ػيّ ًًَْٛ.ك٢ ًٝؼ٤َٕٝ ؿ٤َْٛ حٌُ  ػَٕٔٝ، ٤ٗظخ

٘  حُ٘وي حلأؿ٘ز٢ ٣ ل٤   يٖٛ، ٓخْٛ حلأىد حُـِحث١َ رظٞحٟغ أ٠٣خ ك٢ ٢، ك٘لظخٍ ٝٗ

 حُٔوخٝٓش حُظ٢ ًخٗض طـ١َ.

ٖٓ ِٓح٣خ حُلَٝد حُؼخىُش، إٔ طـٔغ ك٢ حُـزٜش حُٔويٓش ًَ حلإٍحىحص حُو٤َس ًَٝ 

 ٣ي٣ُٞٞؿ٤خص حُوخٛش.حُٔٞحٛذ ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ حهظلاف حلأِٓؿش ٝ حلإ

ئػ َِ ح١ٌُ لا ٣ٜٔي ىحثٔخ أٓخّ كيع   ٔ ػَكض ًَ حُٔوخٝٓخص ح٤٘١ُٞش ٌٛح حُظـخٝد حُ

  َ  ،زش ٌَُ ٜٓ٘خـٚ ا٠ُ حُو٤خٍحص حُٔظ٘ؼ  م حلأٍٝحف ريٍٝٛخ ٝ طظ  حُٔلاّ ٝحلآظولاٍ. طظل

  ٔ ٔ  كخُ غ ٤خٓش ٝ طـٔغ حلأٓش ىحثٔخ ٖٝٓ ًَ ؿٜش  أًؼَ ٓٔخ طـ٤ٔخ٤ٓش إً ط٘ٔلن أٓخّ حُ

 حُيُٝش ٌٝٛح ٓلّٜٞ، كٞحكيس طيػٞ ا٠ُ حُوِذ، ٝحلأهَٟ ا٠ُ حُؼوَ.

ٌٛح حُظؼخ٣ٖ، ٤ُْٝ ٛ٘خى ٓخ ٛٞ أًؼَ ٝحهؼ٤ش ٖٓ ٌٛح حُلخَٛ حُــَحك٢ ٝحلاؿظٔخػ٢ 

 ٘خ١ ُ٘ؼذ أٝ رِي ٓخ.ٌٛح حُظ٤ًَذ حُٔلؼْ رخُ٘  

 ٌٛح ٠ٔٔ٣ ح١ُٖٞ حٌُ ١ ٣ٜٔي ٍؿْ حَُؿخٍ ٝحلأٗظٔش.

 ! كزؤ١ ػٖٔ ٣خ ا٢ُٜ ،ظلض ٝحٗظِػضك    7691أ كَُص حُل٣َش ٓ٘ش ،
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ُٝش ط٘ظظْ ٝطٔظوَ، كظ٘لظق رٌُي كظَس ػخ٤ُش حٌُؼخكش ٝحلاٟطَحد رخُ٘ٔزش ح١ُٖٞ كَ ٝحُي  

ق ٓغ حُل٤خس ػ٠ِ أٍٝ ٌُِ ظ خد ًَٝ حُـِحث٤٣َٖ. لا ٣ٌٖٔ طلخى١ حلأُٓش، اػخىس حُظ٤ٌ  

ٙ حُ٘وِش حُؼظ٤ٔش ح١ُٖٞ رخُ٘ٔزش ٌُِؼ٣َ٤ٖ ٓ٘خ، حًظ٘خف حُزِي ٝحُزِي حُلو٤و٢ اىٍحى ٌٛ

ش ُلأٝهخص ح٠ُٔطَرش ػ٠ِ ٗلٞ ٓلظّٞ، ٌٛح حُٔظٔؼِش ك٢ حلآظولاٍ، حُلخُش حُؼٜز٤  

١ ٣زلغ ػٖ كخثيس طٞحُٗٚ، حٓظؼـخٍ حلأ٣ُٞٝخص، رخهظٜخٍ، حُـٔغ حلإٗٔخ٢ٗ حَُحثغ حٌُ  

ًَ ٌٛح ٣ٔظؤػَ ػوُٞ٘خ ػ٠ِ كٔخد حلإريحع حُوخُٚ ٍرٔخ، أهٍٞ ٍرٔخ لأٗٚ ٛ٘خ طـَرش 

 ٔزش ٌُِخطذ.ك٣َيس رخُ٘

 ٣ـذ إٔ ٗٞحؿٚ ربٍحىس كٔ٘ش أٝ رطزغ كٖٔ.

 خد حُـِحث٤٣َٖ.ػ٘خ ًؼ٤َح، ًٝظز٘خ أ٠٣خ ك٢ حُـِحثَ ٝك٢ حُوخٍؽ ػٖ ٛٔض حٌُظ  طلي  

ؼز٤َ ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ ٛلخكظ٘خ ح٤٘١ُٞش، ٌٛح حلاٗظوخى ؿ٤َ ػخىٍ لأٗ٘خ ُْ ٗظٞهق ػٖ حُظ  

َ٘ حلأػٔخٍ ًٌٝح ٓٔخٛٔخط٘خ ك٢ وخك٤ش ُِـِحثَ، ٝٗٝحُٔ٘خًٍش ٓغ ػُِظ٘خ ك٢ حُل٤خس حُؼ  

ٔ  حُظ    ٔؼ٤ش حُز٣َٜش ُِزلاى.و٤٘خص حُ

لإٔ  ،زغ ح٥ٕ ٝح١ٌُ ُٖ طٔظط٤غ ٓئُلظٚ إٔ طٜي٣ٚ ُ٘خػَٔ "٥ٗخ ؿ٢ٌ٣َ"  طلض حُط  

رظٍٜٞٙ ٓٞف ٣ٌٕٞ ُٚ ١ؼْ ٍٓخُش ٖٓ ٍٝحء حُوزٍٞ. أٛيٍ "ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ"  ٓئهَح 

حُٜخٖٓ". ٣ٜي٣٘خ ٓخُي رٖ ٗز٢ ل٘خ "ٍٟخ كلا٢ً"  "ح٢ُٓٞ ٝ"حلأك٤ٕٞ ٝحُؼ٠ٜ" َٝٓ٘ 

ريح٣ش ؿيح٣ٍش ٝحٓؼش "رًٌَٔحص ٗخٛي ػ٠ِ حُؼَٜ". ٣ؼط٤٘خ ٛخُل٢ "حٜٗخء حٓظؼٔخٍ 

َ "ٜٓطل٠ َُ٘ف" ٓخ٤ٟ٘خ طل٤ِلا ػ٤ِٔخ د"حُـِحثَ ىُٝش ٝأٓش". لِ  حُظخ٣ٍن". ٣  

ػَٝ ػ٤ِ٘خ ى٣ذ ٓئهَح "ٖٓ ٣ظًٌَ حُزلَ"، ٍأٟ "أ١لخٍ حُؼخُْ حُـي٣ي" ٤ٓ٥خ ؿزخٍ 

٠٣غ ٝؿٔخٍ ػَٔح٢ٗ" ريٕٝ ٗ٘خ١، "ي حلآظولاٍ. ُْ ٣زن "محمد ٓلٜٔخؿ٢" ٝحٍُ٘ٞ رؼ

ٔش حلأه٤َس "٠ُِٔؼٚ حَُٔٛغ" ..... ٝطؼِٖ حٍُٔ٘٘ٞحص ح٤٘١ُٞش  ًخطذ ٣خ٤ٖٓ حُِٔ 

"أٛخرغ ح٤ُي حُؤٔش" ُِ٘خػَ " ك٤ٖٔ رُٞحًَ"، ٝ ُْ ٣ظٞهق "ًخ٢ً" ػٖ ط٣ٖٞٔ 

 حَُٔٔف ح٢٘١ُٞ حُـِحث١َ.
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٘   أػِْ ٓخ ٌُٜح حلإكٜخء ٖٓ ٣ٖ زخد ٖٝٓ ْٛ أهَ ٓ٘خ ٝحٌُ  حػظزخ٤١ش ٝٗوٚ، لا أ٠ٔٗ حُ

٣ٔخٕٛٔٞ ٛ٘خ ٝٛ٘خى ك٢ ٛلخكظ٘خ رؤٛٞحطْٜ ك٢ ٌٛح حُٔـٔٞع. طٞك٤َ ٍٓ٘٘ٞحص ٤٘١ٝش 

٣ٌٕٞ رلا ٗي ٓٔخٛٔش هطؼ٤ش ك٢ حُل٤خس حُؼوخك٤ش ٌُٜح حُزِي، ٝرٌٜح حلإكٜخء ُلأٓٔخء 

َ  ٝحلأػٔخٍ حٌُ   إٔ أ ر٤ٖ  رؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٌٓٞص  أٍىص رٌَ رٔخ١ش ،ٍ رؤٗٚ ؿ٤َ طخ١ّ أً

 ٌٓ٘ حلآظولاٍ.

 ًخٗض حُٔوخٝٓش ٟي حلآظؼٔخٍ ٓ٘زؼخ لا ٠٘٣ذ ُلإُٜخّ.

ع ػٖ حلآظؼٔخٍ ر٤ٜـش حُٔخ٢ٟ حُٔٔظَٔ، طظَ ح٥ٕ ٝهي أٛزق ربٌٓخٗ٘خ حُظلي  

ٓٞح٤ٟغ حَُٝح٣خص ٝأٓزخد حُوٜخثي ريٕٝ كَٜ. لا ٣َطز٢ ٤َٜٓ ًخطذ ؿ٤ي رليع 

٘٘خ ك٢ كي ًحطٚ ٛٞ حُٚ حٗو٠خء حُٞؿٞى حُ٘و٢ٜ ٌُٜح حٌُخطذ.  ػ٤  ذ ُٝطخ٣ٍو٢ هي ٣ٔز ِ 

 ٓخىس َُٝح٣ش أٝ ه٤ٜيس.

ُلأىد  -ًْٝ ٛٞ ٓطل٢ ٝٗخهٚ-ٍٓٔض ٌُْ ُلي ح٥ٕ حُوط١ٞ حُؼ٠٣َش ُِٜٔ٘ي حُؼخّ، 

ٔخٕ حُل٢َٔٗ.  حُـِحث١َ رخُِ 

ك٢ ِٙ أكٖٔ أ٣ٍي إٔ أكيػٌْ ح٥ٕ ػٔخ أػظزَٙ ٤ِٓطٚ حلأٓخ٤ٓش أٝ ػ٠ِ حلأهَ ٓخ ٤ٔ٣  

 ٗظ١َ.

ِّ الا ٗو٢ٜ" ٛ٘خى ىحثٔخ رؼٞ حُٞهخكش  ٟ ق "ٌٝٛح لا ٣ِ  ك٢ إ ًخٕ ػٔش ؿزٖ ٣ٞ 

طؤى٣ش ٜٓٔش ُْ طًَٞ ا٤ُ٘خ. ٝر٘خء ػ٤ِٚ كبٕ ٌٛح حلأَٓ ٝ ،ط٤ٜ٘ذ أٗلٔ٘خ ٗخ١و٤ٖ ٤٤ٍٖٔٓ

  ٔ ٘  ْ رٚ، ح٠ُ  ِ  َٔ حُ ٌدَ  ٖٓ ًَ َٗؿ٤ٔش ِٓػـش ًَٝ طٔؼ٤َ ٤َٔ حُ و٢ٜ ؿيح "أٗخ" ٣ٜ 

٘ظلَََ.  ٓ 

٠ِ ٌٛح حُظؤ٤ًي لإٔ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ ُٓلاث٢ ٝأٛيهخث٢ لا ٣٘خ٢َ٘ٗٝ١ آٍحث٢ كَٛض ػ

  ٓ خ ٝكخُٝض طل٤ِِٜخ ك٢ ٓوخُظ٢" ٤ٔٚ ٓؤٓخس حُظ  ٝٓٞحهل٢ ٓٔخ أ ٜظٜ  ؼز٤َ، ٓؤٓخس ُو 

  ٘  وخء ك٢ هطَ" رٌٜٙ حُؼزخٍحص حُؼلاع:حلأٛلخٍ طيٍٝ كٍٞ ٗلٜٔخ " "حُ

ش ٢ٛ ٓ٘لخ١ -  .أٍحى حُظخ٣ٍن إٔ ٣ٌٕٞ ُي١ ػ٤ذ ُـ١ٞ ٝحُِ ـ

 أًظذ حُل٤َٔٗش ٝلا أًظذ رخُل٤َٔٗش. -
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ٟ لض ىحثٔخ ك٢ حُـِحثَ ٝك٢ كَٗٔخ ٝك٢  أ٣ٍي ٝأكَٙ ػ٠ِ طٌَحٍ ٝط٤ٟٞق ًٔخ ٝ

  ٜ لل٤ش رؤٗٚ ٤ُْ ك٢ طل١َ٤ٌ رِيحٕ أؿ٘ز٤ش أهَٟ، ك٢ ًظز٢ ٝٓلخَٟحط٢ ٝك٢ ٓوخلاط٢ حُ

ش حُل٤َٔٗش.ٝلا ك٢ ٤ٗ    ظ٢ ٓـخٍ لإىحٗش حُِ ـ

ٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي رٌَ٘ ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ،  ظ٢ حُزلغ٤ُْ ك٢ طل١َ٤ٌ ٝلا ك٢ ٤ٗ  

ش حُل٤َٔٗش ٝلا كظ    ٠ ٓ٘خه٘ش ٝؿٞىٛخ.رٌَ٘ ٟٓٞٞػ٢ أٝ ًحط٢ ػٖ ٓلخًٔش حُِ ـ

ؿ٢ٔ٘، ٓغ هَحث٢  ٢ٞحَٛ ٓغ ر٘ـش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس حُظ٢ أٓظٌِٜخ ُِظ  حُِ  

يع ػٖ أػٔخ٢ُ ٢٘ ٛ٘خ لا أطلٝكظ٠ أر٘خء رِي١. اٜٗخ طٞح٢ِٛ حُٞك٤ي ريٕٝ ٝٓطخء، لأٗ  

  َ ٜ  حُٔظَؿٔش ا٠ُ حُ  ٤٘٤ش ٝحلإ٣طخ٤ُش أٝ حُؼَر٤ش.٤ٓٝش ٝحلأُٔخ٤ٗش ٝحُ

ش حُل٤َٔٗش أٍٝ حٗلؼخلاط٢ حلأىر٤ش ٝٓٔلض رظلو٤ن ٓٞٛزظ٢ ح٤ُٜ٘ٔش.  أػطظ٢٘ حُِ ـ

ش، ٗطوض لأٍٝ َٓس ًِٔش ظٜخ ٝأٛزلض رط٣َوظٜخ ٤ِٓٝش ٛخثِش ُِل٣َ  أؿي ٍٝػش ك٢ طل٤  

 حٓظولاٍ رخُل٤َٔٗش.

ْ حلآظؼٔخٍ كو٢ رِٝحٍ ٤ٓخ٢ٓ ُيُٝش خ٣ٍن إٔ ٣ٌٕٞ ُي١ ػ٤ذ ُـ١ٞ، لا ٣ ظَؿَ ٗخء حُظ  

ٓخ. لا ٣ٌل٤ٚ حلآظـلاٍ حلاهظٜخى١ ٝحلاػظيحء حُـٔي١، ٝك٢ حُـِحثَ ٣ظطخرن ٓغ 

لظ٤ش ٓلظِش ؿـَحك٤خ، ًخٗض ٢٘٣. ٜٓخرش ك٢ ر٤٘خطٜخ حُظ  حلاػظيحء حلأهلاه٢ ٝحُل١ٌَ ٝحُي  

٘  ُظ  ش ك٢ ٍٝكٜخ إ ٛق ححُـِحثَ ٓلظِ   ـش حُؼَر٤ش أٍٝ ٛيف ؼز٤َ رٌٜح حُ ٌَ، ًخٗض حُِ 

هخ ك٢ ؿخ٣ش حُلؼخ٤ُش. ٓلظٍٞس   َ ٝأٍٝ ٟل٤ش. ًٝخٕ حلآظؼٔخٍ ٣َٟ رؼ٤يح ؿيح كٞظ ق ١ 

ش حُؼَر٤ش ا٠ُ رؼٞ حُـخٓؼخص حُظ   ٤ٔٗٞش ٝحُٔـَر٤ش ٝهٜٞٛخ ك٢ حُـِحثَ، ُـؤص حُِ ـ

  ٘ ٣ٖ ٣٘زـ٢ ُ٘خ حلإٓلاّ حٌُ  َم أٝٓط٤ش، ٝٝؿيص ٓؤٜٓ٘خ ك٢ حُـِحثَ أ٠٣خ ُيٟ كٔخس حُ

ٛخ لإٗوخً ٠ِٞ حلأهَ ُِلَٙ ٝحُـ٤َس حُظ٢ ؿِزأٝ ػ ،ؼ٤ِْطٔـ٤يْٛ ٝ طٔـ٤ي أِٓٞرْٜ ك٢ حُظ  

 ٓخ أٌٖٓ اٗوخًٙ.

ز٤َ ظش ٝٓير   ،حلآظؼٔخٍ ٤ُْ كو٢ ػِش ُِظخ٣ٍن  ٓ َس، ُ٘وَ رَ ٣زو٠ هزَ ًَ ٢ٗء ٓلخُٝش 

٘   ٔش. كَٝ ػ٤ِ٘خ هخٗٞٗٚ ُٝـظٚ؛ ٝػ٘يٓخٝطل٣َٞ ٤ٌِٓش ٓ٘ظ   ؼذ ُْ ٣ٔظطغ طلط٤ْ حُ

 حُـِحث١َ ؿٔي٣خ أٟ٘خٙ ك٢ ؿَٞٛٙ ٝأٗخٙ حُؼ٤ٔوش ٝحلأٓخ٤ٓش.

ٝحٌَُ ٣ؼِْ أٗٚ ٖٓ حُـَٜ ا٠ُ كويحٕ حٌُحًَس  ،ؿؼَ ٓ٘ٚ أٝ كخٍٝ إٔ ٣ـؼِٚ ٣ظ٤ْ حُظخ٣ٍن

 لا طٞؿي ٟٓٞ هطٞس ٝحكيس.
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ش ٤ُٔض حطلخهخ ر٤ٔطخ، ٓلاثٔش ر٤ٔطش، ٤ِٓٝش طحُِ   ٞحَٛ ـش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ٓ٘لخ١: حُِ ـ

خ٣ٍن ٝرٌٜح ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ٗظخؿخ ُِظ   ،َ ٍٝف ٗؼذ ٝكَىر٤ٔطش. رَ طٔؼ  

لا ُزلاىٙ ا٠ُ أرؼي كي، ُْ ٣ٌٖ "ٗخٍٍ ر٤ـ٢"  حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ح٢٘١ُٞ حلأ٤َٛ ٓٔؼ ِ 

 الا ك٤َٔٗخ، ُْٝ ٣ٌٖ "ؿٞص"  الا أُٔخ٤ٗخ، "ؿ٢ًٍٞ" الا ٤ٍٓٝخ، "َٓكخٗظ٤ِ" الا آزخ٤ٗخ.

ٔزش رخُ٘ٔزش َُؿَ حُؼِْ، ٖٝٓ ؿ٤َ أ٤ٔٛش رخُ٘   ِٔٚالا ػخثوخ ٝػخ٣ٞٗخ ك٢ ٓـٓخ هي ٣ٌٕٞ 

ٔزش ش ك٤خس أٝ ٓٞص ٤٘١ٝش أٝ ٤ٜ٘ٓش رخُ٘  ٝحُ٘لخص أٝ ح٤ُٓٞٔو٢، ٣ٜزق ه٤٠   َُِٓخّ

 ٌُِخطذ. ٓٞحى حٌُخطذ ٖٓ كخطٍٞس هخٛش لا طزِؾ حُؼخ٤ُٔش الا رِٔخٕ كخٍ حُظَؿٔش.

١ٍَٝ ًٔخ ك٢ حُٔخىس حلاهظٜخى٣ش ، ك٤ِْ ٖٓ ح٠ُ  ٣ٌٕٞ ح٢٤ُٓٞ ٌِٓ٘ش ك٢ حُٔخىس حلأىر٤ش 

ر٘خ إٔ ٗؼَف حلإٓزخ٤ٗش  ٖ  ٔ  ل  ٓؼَكش حلإٓزخ٤ٗش ُظوي٣َ ُٞكش ُـ٣ٞخ ك٢ ٍٓخُظٜخ ػخٓش. ٌُٖ ٣َ 

 ُظؼ٤ٖٔ ًَ حُٔلخٍهخص ك٢ ػَٔ َُٔك٘ظ٤ِ.

  ٝ م "كَُٖ" ًٌُٝي لا ٗلظخؽ ا٠ُ ٓؼَكش حُل٤َٔٗش ُظٌٝم "ٍٝٗٞحٍ" َٝٛ ٣ٌٔ٘٘خ كوخ طٌ

 ىٕٝ ٓؼَكش ُِـش " كَحٗٔٞح ك٤ِٕٞ".أٝ "أٍحؿٕٞ" 

ع رخُز٤ُٗٞٞش ُٔٔخع رخهظٜخٍ ٗٔظط٤غ ٠ٓخػلش حلأٓؼِش ا٠ُ ٓخلا ٜٗخ٣ش كلا ٗلظخؽ حُظلي  

ر٤ُٗٞٞش "ٗٞر٤ٖ". لأٗٚ ك٢ كو٤وش حلأَٓ لا ٗظليع ُـش رَ ٗلٜٔخ ٗلٌَ رٜخ، ٗؼ٤ٜ٘خ، 

ٝٗلْ  َ أٌٗخلا ٖٓ حُلٔخ٤ٓش حُوخٛش. ٤ُْ ٌُِٔش ه٣َق ٗلْ حلإ٣وخعى ٝطٔؼ  طلي  

  ٜ  ٤٘٤ش.حُٔلظٟٞ رخُل٤َٔٗش ٝحُؼَر٤ش أٝ حُ

لا ٣ٔظط٤غ إٔ  ،ٛخٗغ أكـخٍٝ خٗغ ًِٔخص ٓؼِٔخ ٣ٞؿي ٛخٗغ أه٘خدحٌُخطذ رخػظزخٍٙ ٛ

خٍ حلأرخّٗٞ ٓغ حُو٘ذ٣ظ    ـ خٍ ٓغ حُلـخٍس أٝ  ،وٌ رؤىٝحطٚ ٗلْ حُٔٔخكخص ً٘  ـ أٝ حُل

 رٜخ. حُٜخثؾ ٓغ ٓؼيٗٚ لأٗٚ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ُـش، ٣ٌٜٔ٘خ ٝطٌٔ٘ٚ، اٗٚ ٓو٤ْ

خٕ  اٗٚ ٓو٤ْ ٝحلأَٓ ًِٚ ٛ٘خ، ٗٔظط٤غ إٔ ٌٕٗٞ ٓو٤ٔ٤ٖ رخُوخٍؽ. حٌُخطذ حُـِحث١َ رخُِٔ 

ػض  حُل٢َٔٗ ٛٞ إً ٟل٤ش ٓزخَٗس ُلاػظيحء حلآظؼٔخ١ٍ، ١ َى ٖٓ ُـظٚ ٓؼِٔخ حٗظِ 

  ٖ اًح حٓظَؿغ حُللاكٕٞ أٍح٤ْٟٜ ك٢  ،حُٔؤٓخس ٛ٘خ ٤ٌِٓش حلأٍح٢ٟ ٖٓ حُللاك٤ٖ. ٌُ

  ٌ ٔ  حلآظولاٍ كبٕ حُ ٞح ك٢ حُ ٖ رٔخ لا ٣ٔٔق ربػخىس حُٟٞغ ظخ د حُـِحث٤٣َٖ ٖٓ ؿ٢ِ٤ طويٓ 

ش حُل٤َٔٗش ا٠ُ حلأري. ٌْ ػ٤ِ٘خ رخُِ ـ  ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ. أهُٜٞخ ريٕٝ َٓحٍس: أظٖ أٗٚ ك 
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ٗخ حُل٤َٕٔٗٞ ٣لظخٍٕٝ رٔـَى ططَه٘خ ا٠ُ إ٤َٔٗش ٝلا أًظذ رخُل٤َٔٗش، أٛيهخأًظذ حُل

ـش حُل٤َٔٗش ٝٓٔظوزِ  ٕٞ لأٜٗخ ؿ٤ِٔش ؿيح.اْٜٗ ٓلو   ،ٜخ ٛ٘خ ٝك٢ حُؼخُْٓ٘خًَ حُِ 

ٜ   ٤ٟخ إٔ ألاكع ٌٛٙ حُل٤َس هٜٞٛخ ُيحٓظطؼض ٗوٜ خد هلاٍ لل٤٤ٖ ٝحٌُظ  حُ

  ً ي حُٔلخَٟحص حُظ٢ أُو٤ظٜخ ٌٓ٘ ر٠ؼش أَٜٗ ك٢ رخ٣ٍْ ٝٓظَحٓزٍٞؽ ٝٗخ٢ٔٗ. أٗخ ٓظؤ

ْٜ أكٖٔ حٍطزخ١٘خ رخُل٤ٖ٘ حٌُ    ٔ ِٜ ٢ خثؼش، ٝحُظ  حلأّ ح٠ُ  ١ ٗلِٔٚ ُِـظ٘خ إٔ ٌٛٙ حُل٤َس ط ل

 ٖٓ ٝحؿذ حلأؿ٤خٍ حُوخىٓش حٓظؼخىطٜخ.

خٕ حُل٢َٔٗ أًخٕ حْٜٓٔ  ى٣ذ، ٣خ٤ٖٓ ًخطذ، كَػٕٞ، أّ حٌُظخ د حُـِحث٣َٕٞ رخُِٔ 

 ،لا ٣زوٕٞ أهَ طٔؼ٤لا ُِـِحثَ -ٌٝٛح حلأه٤َ ًخٕ حٓظؼ٘خء لإٔ ُي٣ٚ ػوخكش ِٓىٝؿش-َُ٘ف 

٘ش ك٢ حُـِحثَ. ٝحلآظؼٔخٍ ؿِء ٓؼ٤  ٍرٔخ ٤ُْ ك٢ ٤ُٞٔٗظٜخ ٝحٓظَٔحٍٛخ ٌُٖٝ ُلظَس 

 ٖٓ طخ٣ٍو٘خ ٗج٘خ أّ أر٤٘خ.

ػخ٠ٗ ٖٓ حكظلاٍ أؿ٘ز٢  ،١ ٣يكؼٚ رِي ٓخٖٔ حٌُ  ٔزش ُِٔئٍه٤ٖ ط٤ٟٞلخ ُِؼ  ٌٕٓ٘ٞ رخُ٘  

 حُوَٕ. ُٔيس طلٞم

  ٖ ٘خ حٓظويٓ٘خ ًُي أٗ   ،كوي ٣لَُ أك٤خٗخ ىٝحءٙ حُوخٙ ،حلأًٟ لا ٣ٌٕٞ ِٓز٤خ ك٢ حُٔطِن ٌُ

لٍَ. ك٢ ؼ٣َق رخُـِحثَ ُِؼخُْ، ٝح٤ُّٞ ًؤىحس ُِظ  ش حُل٤َٔٗش ٤ًِٓٞش ُِظ  ك٢ أػٔخُ٘خ حُِ ـ

خٕ حُل٢َٔٗ ك٢ ٌٛح حُزِي كو٢ ٖٓ ػيّ  كو٤وش حلأَٓ لا طؤط٢ ػُِش حٌُخطذ حُـِحث١َ رخُِٔ 

ش حُٔ٘طٞهش ٤ُٝٔض حٌُٔظٞرش أإًي.  طؼز٤َٙ رخُِ ـ

ُؼلاؽ ٌُٖٝ ٣ـذ ٌُٖ ٝٓغ حلأٓق لا ٣ٌل٢ ٓؼَكش ح -أَٟحٍ حلأ٤ٓش حُظ٢ ٗؼَف ػلاؿٜخ

ر٤ٖ ٝلا حُٔل٤َٖٔٗ، ٝػ٘يٓخ ٗ٘ظ٢ٌ أٝ ػ٠ِ  -حًظٔخرٚ  َ ؼ  ٔ لا طٔظؼ٢٘ أَٟحٍ حلأ٤ٓش حُ

  ٓ ٣ٖ ٣ٌظزٕٞ كخٌُظخ د حُـِحث٣َٕٞ حٌُ   ،ق ُؼيّ ٝؿٞى هَحء ُ٘خ ك٢ حُـِحثَحلأهَ ٗظؤ

 رخُؼَر٤ش ْٛ طو٣َزخ ك٢ ٗلْ حُٔٞهق.

حص، ٠ ٍٝك٘خ ٌُٕ٘ٞ ٗلٖ رخٌُ  إً، اًح ًخٕ ٖٓ حُلٖٔ حلاُظلخص ا٠ُ حُٔخ٢ٟ ُِؼؼٍٞ ػِ

  ٜ يّ حُؼ٤ٔن. ُْ ٠٣غ حلآظولاٍ كيح ُٔ٘خًِ٘خ، رَ ٞحد إٔ لا ٗزو٠ ٣ٞ١لا ك٢ حُ٘  كٖٔ حُ

ٌ٘٘خ رٌَ ٤ٓخىس ٖٓ ىٍحٓظٜخ ٝطز٢٘ كِٞلا ُٜخ. كلا طٞؿي ٓؼـِحص ك٢ حُٔـخٍ حُؼوخك٢ أٝ  َٓ

ٓٔظوِش ك٢ ؿ٤َٙ. حُـِحثَ ؿ٤٘ش ك٢ ١ز٤ؼظٜخ ر٘و٤ٜش ؿي ًَٓزش ٝػَر٤ش ِٓٔٔش، ٢ٛ 

 ٌٓ٘ ح٥ٕ، كَح٣ظ٘خ طَكَف كٞم حُؼخٛٔش ٝكٞم هَٜ حلأْٓ حُٔظليس ك٢ ٣ٞ٤ٍٗٞى.
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ل٣ََ ٌٜٓ٘ش ك٢ ػخُْ لا ٛخ، ٓ٘خًِٜخ ٝآٓخُٜخ، طًَظٜخ كَد حُظ  ط٘ظظْ حُـِحثَ ك٢ كوَ

 ٣وزَ ح٠ُؼلخء.

وِق ٍَٝس رٔوخٝٓش حُظ  وِق حلاهظٜخى١ ٜٓلٞرٚ رخ٠ُ  ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓوخٝٓش حُظ  

 ظل٣ََ ح٢٘١ُٞ أ٠٣خ، ٣َٝٔ أٝلا رخُٔيٍٓش.وخك٢. ٣َٔ حُحُؼ  

 طٔظؼ٤ي حُـِحثَ ٗو٤ٜظٜخ ٝحٓظولاُٜخ رٌَ٘ كو٤و٢ ػ٘يٓخ طٔظط٤غ ًَ ؿِحث٣َش ًَٝ

ػ٘يٛخ كو٢ ٗٔظط٤غ ٟٝغ ٗوطش حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٓٔخٍ  ؿِحث١َ هَحءس ُـظٚ، ًظخرش ُـظٚ.

  .حُو٠خء ػ٠ِ حلآظؼٔخٍ

ُيٗخ ٓغ حلآظؼٔخٍ أٓخ رخُ٘ٔزش ُ٘خ، كؤظٖ أٗ    ٝ ْ، ٝ ٍِٝٓ٘ٝ ٓؼٚ ، حٍط٤خى حُٔيحٍّ حُٔ٘ظ  ٘خ 

ـش حُؼَر٤ش ٣ـؼَ ٖٓ ؿِحثَ حُـي ؿِحثَ حُٔٔظوزَ طٔظِي طؼ٤ِْ طَر١ٞ ٛل٤ق رخُ٘ٔزش ُِ  

ً ظ خرخ، ٝحٌُ ظخ د هَحء. أًٛذ ا٠ُ أرؼي ٖٓ ًُي، أظٖ إٔ ُٝحُ٘خ ٣ظٔخٍع ك٢ ٌٛٙ حُلظَس 

  ٔ  َٜ ٓوخٝٓش "ٓخٓٞ" ػ٠ِ ٓوخٝٓش "٤٤َُٞٓ".لأٗٚ ٖٓ حُ

ٔ  ٣٘زٚ ح َ  لأىد حُ ٝف ٓؼِٔخ ٗوّٞ رـُٞش ك٢ لَ رـَحرش، ٗوّٞ رـُٞش ك٢ حُوِذ، ؿُٞش ك٢ حُ

 ٓؼِٔخ ٗوّٞ رَكِش كٍٞ حُؼخُْ.ٝكي٣وظ٘خ 

كظ٠ ك٢ ُٖٓ حُز٣ٞ٘ؾ  ،لأٗـغ ك٢ حلاٗظوخٍ ٖٓ اٗٔخٕ ٥هَح٣زو٠ حُوِْ ح٤ُِٓٞش حلأَٓع ٝ

 ٝ حٌُخٍحك٤َ.
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 الفن فً المدٌنة:

  ٘ َٜ ٓٔي  ٤َٜس ٗؼَف حُٔوُٞش حُ ٢ٓ""ػ٘يٓخ ٣ظَليػٕٞ ػٖ حُؼوخكش أٗ 
1

حُيًظٍٞ   

ِ ق ٗلٔٚ ػ٘خء حُـٖ أٝ ٓظَ ًِٔخطٚ  حٌُ ١ ٖٓ حُلٌْ حُ٘خ١ُ  Gobbelsحُٜي حف  ٌ٣ ُْ

ٝف ٝٓي١َٓ حُو٤ؼخٍحص   َ ٝطل٤ٌَٙ، ٖٝٓ حُ٘خىٍ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔـَٕٓٞ، هظِش حُلٌَ ٝحُ

ٜ َحكش            ٕٞ ػٖ ٓزخىثْٜ. ػ٘يٓخ ٣ظلي ػٕٞ ػٖ ٜٓ٘ظْٜ ٣ٝؼِ٘ ،ٝحُؼ٘خىٍ رٌٜٙ حُ

ٜ َحكش رَ رخُٞهخكشٝك٢ حُلو٤وش لا ٣ظؼِ ن  ٘  ٝ حلأَٓ ٛ٘خ رخُ ٤َٜس ك٢ ُٖٓ ٌٛٙ حٌُِٔش حُ

ٔ ٔيّ أ هَؽ ػوخكظ٢". ٢ٗٞ ػٖ حُ  ٓخ، أؿخد ػٜ٘خ ًخطذ روُٞٚ: "ػ٘يٓخ ٣ٌِٔ 

  ٘ ى  حُ  َ ٔ طٔجٖ إٔ ٣َ ٜ ل٤ق ٝحُ ى  ٖٓ حُـ٤ ي ٝحُ  َ ػ٠ِ  َف ػ٠ِ حُـزخء، ٝك٢ كو٤وش حلأَٓ ٣َ

  ٔ  وخكش.حُ

ٔ  ٓوخٝٓش ٗؼذ ٖٓ أؿَ ك٣َ   4591ُْ ٣ٌٖ حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ  ٤خ٤ٓش حُٔل٠ش كو٢، ظٚ حُ

  ٚ َٔ َ رٌُي ٝهزَ ًَ ٢ٗء، اٍحىس ٗؼذ ك٢ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ ٗو٤ٜظٚ حُلو٤و٤ش، ه٤َِ  ـ رَ ٓ

حُٔٔلٞهش، ُـظٚ حٌَُٔٝرش، ٍٝكخ٤ٗظٚ حُوخٛش، ٣َ١وظٚ ك٢ حُظٞحؿي، رٌَ رٔخ١ش: أٗخٙ 

 َ ٣و٘وٚ حلآظؼٔخٍ رٜٔ٘ـ٤ش ك٢ حٗظظخٍ اُحُظٚ.١ ظ  ٣ٍو٢ حٌُ  ح٢٘١ُٞ ٝحُظخ

ٌْ ٓلي ىس، ُـش، ٣َ١وش ك٢ حلإكٔخّ ٝحُظل٤ٌَ، ًَ ٗو٤ٜش أ٤ِٛش ، ٍٝكخ٤ٗش هخٛش، ه٤َِ

  ٜ ْ  ر٘زَس ػخ١ل٤ش ُ٘ؼذ ٓخ، ًَ ٓخ ٣و ِ ٔ ٔ  ٚ، ًَ ٓخ ٣  ٓخ ٣ ل ٚ ٣ٝؤط٢ ٖٓ أػٔخم َٛق ك

 ٍٝكٚ ٝكطَطٚ، ًَ ٌٛح ٠ٔٔ٣ ػوخكش.

ٔض ًِٔ ٓض ٌٛٙ حٌُِٔش ٌَُ حُؼزخٍحص ٟ وِ  ِ َ  ً ش، ٝ ش ػوخكش رظٌْٜ أٝ طٜ٘ غ ك٢ حُِ ـ

٣َٖ، أٛزلض ٤ًخٗخ، َٓحرخ، ٓلٜٞٓخ  ٝحُظؼ٣َلخص. كز٤ٔش حُٔؼخؿْ ُٝؼزش ك٢ ٣ي حُٔ٘ظ ِ

كخٍؿخ ٖٓ ًَ ُلْ ر١َ٘. كٌَس ٓـَىس ٖٓ ًَ كو٤وش اٗٔخ٤ٗش، رط٣َوش ٓخ ٤ٓظخك٣ِ٤و٤ش، 

ٔ  ـ٣َي ٛٔخ ؿخُزخ ٝح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٝحُظ   خ ٓلاًح ُِزِٜٞح٤٤ٖٗ حٌُ ٣ٖ ٣وَِوَٕٞ ػ٠ِ ٓآػَْٛ أًؼَ ٓ

 ٣وِوَٕٞ ػ٠ِ ٓخ ٠ٔٔ٣ ػخىس كو٤وش.

                                                             
كاتب ومؤلف مسرحً وشخصٌة نازٌة. ابتداء من سنة  13/77/7611والمتوفى  9/1/7161هانس جوست المولود ذه الممولة كانت له  1

مسرحٌة عن الإٌدٌولوجٌة النازٌة  7633. كتب عامS Sأصبح ربٌسا للغرفة الأدبٌة وأكادٌمٌة الشعر فً الراٌخ الثالث وكان ضابطا فً  7631

دولف هتلر" للاحتفال بوصول النازٌة للحكم. والجملة المذكورة أعلاه المنسوبة عادة إلى المسٌرٌن النازٌٌن جاءت وعرضت فً عٌد مٌلاد "أ

 quand j’entends parler de culture je relâche la sécurité de من نص هذه المسرحٌة. لكن العبارة الأصلٌة مختلفة نوعا ما: "
mon Browing" 

Acte1 scéne1   هذه العبارة من طرف إحدى شخصٌات المسرحٌة فً حوار مع زمٌله  وت رددSchlageter  الشاب. وفً هذا المشهد

Schlageter  وزمٌلهThiemann لتحضٌر امتحان جامعً وٌدخلان فً شجار عن جدوى الدراسة بٌنما الوطن  -فً زمن الحرب-ٌدرسان

 (Wikipédia l’encyclopédie libre)وٌتلفظ بهذه الممولة التً أشرنا إلٌها. أنه ٌفض ل المتال على الدراسة   Thiemannفً حرب، فٌؤكد 
dernière modification de cette page 14 dec 2011 . 
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ْ حُولاكخص حُٔي٤ٍٓش حُوي٣ٔش، أٝ حلأًخى٤ٔ٣ش أٝ حُلِر٤ش، لإػخٍس حُلظ٘ش ٝطؼو٤ي حلأٍٓٞ ط ولَ 

٤٣ٖ رخُٔؼخ٤٤ُٖ، ٝحُٔخ٤٤ًٍٖٔ رخَُٝكخ٤٤ٖٗ ك٢ ٗوخٕ ػو٤ْ ٣ـؼَ ٖٓ ٍؿَ ك٘ٞحؿٚ حُٔخى  

وخٗخص ٝحُٔزخكؼخص ٝحُٔ٘خظَحص لا ط٘ظ٢ٜ ٝلا طٔظط٤غ وخكش حُلو٤و٢ ٣زظْٔ. ٌٛٙ حُ٘  حُؼ  

 ٝط٘وِذ ك٢ أؿِذ حلأك٤خٕ ا٠ُ طٜل٤ش كٔخرخص. ،حلاٗظٜخء ا٠ُ ٢ٗء

ٜ  ٝإ ًخٕ حُ٘   غ كو٤وش ٖٓ حُٔ٘خه٘خص حُ ِ ٘ ٕ  ٌٛٙ حُٔ٘خىحص حُؼخٓش  ،٣َلش ٝح٣ُِٜ٘شٍٞ ٣  كب

 َس.وخكش طوَؽ ًز٤أٝ حُوخٛش لا طـؼَ حُؼ  

ك٢   ََ َ   ٌَُ ٓ٘ خ ٣َ١وظٚ ك٢ إٔ ٣ٜزق ٍؿَ أٝ حَٓأس ػوخكش. حُلِ هخط٘خ ػ٘يٓخ ك٢ ىًخ٤ًٖ ١

لخّ أٝ حُـِي ٍٓٞٓخص أٝ أٌٗخٍ آط٤ش ٖٓ حُٔخ٢ٟ كٜٞ ٍؿَ ػوخكش. ٣للَ كٞم حُ٘  

ٛئلاء حُٔؼٔخ٤٣ٍٖ حُٔـ٣ٍٖٞٔ  –حُٜخثؾ ٝٛخٗغ حُوِف ْٛ ٍؿخٍ ػوخكش. حُز٘خإٕٝ 

  ٜ ْٛ ٍؿخٍ ػوخكش.  –٣لِْ   Corbusierلَحء ٝحٌُ ٣ٖ ؿؼِٞح ح٣ٌُٖ ٤ٗ يٝح ٓيٗ٘خ ك٢ حُ

ٍ حٌُ ١  ِ  ٞ ٓؼَ حلأّ حُظ٢ طل٢ٌ هٜش،  ًخٗض هي ٍٝطٜخ ُٜخ أٜٓخ. ٓؼَ ٗخػَ حُو٣َش حُٔظـ

أٗؼخٍح ٍط٤زش طـؼَ ح٣َُق طـخٍ. ٓؼَ حَُٝحث٢ أٓخّ  -طؼ٤ٔش حُلع-٣َطـَ ػ٠ِ ٍرخرظٚ 

ٓ خّ أٓخّ ُٞكظٚ ٝحُزخكغ أٓخّ ٝػخثوٚ  .أٍٝحهٚ ٝحَُ

ٛ ِٜخ.  ًِٔش ػوخكش ٢ٛ ًِٔش ٌٓظل٤ش رٌحطٜخ ٝلا طلظخؽ ا٠ُ ٗؼض ٣ئ

  ٘ َ رخُ  ٔ لَ  ٔ خى حُٞحى١ حُ  ـ ٣ش ط وَ٘ؼَِ رل٘خٕ حُل٠٘ش حٌُج٤ذ، ٓ  ٝ ْٔ حُٔ٘ظَٜس أؿ٤٘ش ريَ

  ٔ ٞك٢، ه٤ٜيس ٌُخطذ ٣خ٤ٖٓ، كِْ ُٔلٔي ى٣ذ، ٓ٘ٔ٘ٔش َُح٤ْٓ، طٔؼ٤َ ُزخ٣خ، ٓوطغ ُِزِي حُ

، هطؼش ٓوظخٍس ٖٓ أٗ٘ٞىس هزخث٤ِش ؿٔؼٜخ ؿٕٞ ػَٕٔٝ ُِلخؽ حُؼ٘وش، ه٤ؼخٍس أٗي٤ُٔش

رٍٞع، ٝؿ٘ ظٜخ أهظٚ حُطخّٝ رخٍُٞع ٗلٔٚ. ًظخد ُلأَٗف، ُٞكش لإ٤ٓخهْ، َٛهش 

وخكش، ٛ٘خ طٌٕٞ ػوخكظ٘خ ٝطٌٕٞ ٛ٘خ ٥ٗخ ؿ٢ٌ٣َ، كٌَ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ، ٛ٘خ طٌٕٞ حُؼ  

٢ لا طٔظِي الا حٓٔخ ٝحكيح، ٌَٗ آهَ ٖٓ ٝؿٞىٗخ ٖٝٓ ىٝحٓ٘خ، طٔؼ٤ِ٘خ ٌُٜٙ حُؼخٛٔش حُظ  

 حُل٠خٍس حُؼخ٤ُٔش.

  ٘ خٗخ رُٜٔٞش، ٝطؼٌَ د حُـِحث٣َٕٞ رٔخ ٣ٌل٢ ٢ً لا ٣زوٞح ؿ٤َ وخء ٖٓ حلإٗٔخٕ ك٘  ٣ـؼَ حُ

 ٓزخ٤ُٖ رؤٍٓٞ حُلٖ ٝحُؼوَ.

طوخّ ك٣ٞ٤ش حُزِي رخُطزغ، ربٗـخُحص ِٓٔٞٓش ًٝحص أ٣ُٞٝش ٓٔظؼـِش ٝك٣ٍٞش: اػخىس 

ؼ٤ِْ...حُن، ٝك٢ حُلو٤وش ًَ حلأ٤ٗخء ك٢ غ، ٓلٞ حلأ٤ٓش، حُظ  ٤ٛ٤ٌِٜ٘ش حهظٜخى ٤ِْٓ، حُظ  

َ ُلٔش طوّٞ رٔٔخٛٔش حُـ٤ٔغ. ِ ٌ  حُـِحثَ ًحص أ٣ُٞٝش، ًَٝ ٢ٗء ٣ظٔخٓي ٣ٝ٘

ٍؿَ كَ  -ُْ طؼي حُؼوخكش ح٤ُّٞ طِي حُؼلاهش حُز٤ٔطش حُظ٢ طـٔغ حُٔزيع رؼِٔٚ، حُل٘خٕ

ي ٓٔئٝلا كو٢ ػٖ ػِٔٚ أٓخّ ُْ ٣ؼ -رخٓظ٤خُ ٌٝٛٙ حُل٣َش ط٤ٌ قِ حلإريحع رٌَ٘ ٛخّ

ٜٗخ ػٖ ٝحؿزٚ ًل٘خٕ. ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ كز٤ْ ٗلؼ٤ش ٓ٘خٓز ِ  ٞ ط٤ٚ ٝريٕٝ ٍٝف خحُلٌَس حُظ٢ ٣ٌ
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ّ ٍؿَ حُؼ   وخكش ػِٔٚ ٢ً ٣ؼ١َ أٝ ٣ٌٕٞ ِٜٓٔخ رلَٛش، أًؼَ ٖٓ اُٜخٓٚ رِٔحؿٚ. ٣وي ِ

ٔ  حُظ    َحع حُؼخ٢ُٔ.ش حُظ  َحع ح٢٘١ُٞ ٖٝٓ ػ

  َ َ حُ٘  لش ا٠ُ حلأري ٝحُظ  ٍس ٝح٠ُٔخػاٗٚ طِي حُوطَس حُٔظٌ ِ ٌ  َٜ ٝحُٔل٢.٢٤ ط٘

اٗٚ ٗخٛي ػ٠ِ ػِٔٚ ٝٗخٛي ػ٠ِ ػَٜٙ. ٓٞٛزظٚ ٝاهلاٛٚ ِٝٗحٛظٚ ْٛ أك٠َ ٟٔخٕ 

ُظل٠ َٙ ٝاٗٔخ٤ٗظٚ. َٛ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ ١ٔٞف آهَ ؿ٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓٔظٟٞ ػُِظٚ ٣ٌٕٝٞ 

 ؿي٣َح رٌٔخٗش ٓلظ٤ش ك٢ حُٔي٣٘ش؟

 

 ثقافح وسفاهُح

َ   طٌٕٞ أ٠٣خ ك٘خٗخ ِٓظِٓخ ِض حُـَٝد حُلخٍم  اًح ٓؤُض َُٛس ػٖ ٓ  ٓ طؤُوٜخ، ٝاًح طؤ

  َ ٣ق ٝٓلوَس حُلـَ كٞم حلأٍح٢ٟ حَُٔطلؼش. ٛٞ أ٠٣خ ك٘خٕ ِٓظِّ ٖٓ ٣َٟ ك٢ حُ

َٗؼَ حَٓأس.  حلأٓخ٢ٗ حُؼ٤ٔوش ُِ٘خ١ ٝٓيحػزش حلأكلاّ ك٢ 

١خٗش، آ٤ُش ٝحٌُِٔخص  خٗخ ِٓظِٓخ ػ٘يٓخ طَٜد ٖٓ ىٝحٍك٘  طٌٕٞ أ٠٣خ  َِ ا٠ُ ؿَٔ حُ

٤ٔطش، ؿَٔ طل٢ٌ ػٖ حُزَطوخٍ، ػٖ ١لَ ٓ٘يٖٛ، ٤ٛـخٕ ٣٘طلت، ٤ٓخٙ طـ١َ ٗلٞ ر

٤َٜٓٛخ، ٣ي طزظْٔ ُي... حُلٖ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٛٞ اٗٔخ٢ٗ ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٛٞ 

 ٍرخ٢ٗ.

 ٜٓٔخ طٌٖ حُلو٤وش ػ٤َٔس، ك٢ٜ طٔٔق ىحثٔخ ر٘ؼخع ٖٓ حُل٘خٕ ٝروطؼش ٖٓ ٓٔخء ٍُهخء.

  ٔ ِن حلإٗٔخٕ ٖٓ أؿَ حُ ٍؿْ ًَ  ،ؼخىس، ٌٝٛح ٓخ ٣ـظٜي ك٢ حٍُٞٛٞ ا٤ُٚ ٝطلو٤وٚه 

  ٔ ؼز٤َ حُزَؿ٢ٗٞٔ إٔ ٣ؼز َِ ػٖ "حٗيكخػ٤ش ٤خ٤ٓش. لا ٣ٔظط٤غ ًَ حُظ  حػظوخىحطٚ حُلِٔل٤ش ٝحُ

 حُل٤خس".

ى حُـِحث٤٣َٖ، ٠٣ٝغ ك٢ ٣ي أر٘خث٘خ ٌٛٙ حَُؿزش ك٢ حُل٤خس، ٌٛح حُ٘   ِ َ يحء حٌُ ١ ٣ل

٘   حُٔل٤َٖٓٝ ٌٛٙ حلأ٤٘ٓش حُٔؤٓخ٣ٝش، ٔ  ٌٛٙ حُ ؼخىس، ٌٛح حُظؼطٖ ؼِش، ٌٛٙ حُوخر٤ِش ُِ

 ُلارظٔخٓش.

ٔ   ًخٕ حلآظؼٔخٍ ٣ٔ٘ؼ٘خ ٖٓ حُُٞٞؽ ا٠ُ ٝؿٞى ػخى١، ؼخىس حُؼخ٤ُش، ٖٓ طلو٤ن ٖٓ ػظزش حُ

  َ ح٣ش ٝرطخهش حُظؼ٣َق ح٤٘١ُٞش ٝؿٞحُ أكلاّ ١لُٞظ٘خ. ٗ٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؿ٤َ ٣٘زَٜ ىحثٔخ رٌٜٙ حُ

وش، ٍَٓٝ ُلأر٤ٞ حلاٗزٜخٍ ٤ُْ ٤٘١ٝش هي٣ٔش ٤ٟ   ٢ ٗؼَف ؿ٤يح ػٜٔ٘خ. ٌٛححُظ   ،حُٔلَ

ٌَ رخُ٘   ،ٝحلأه٠َ ش ٢ٛ حُٔو٤خّ حُل٣َ   حُلو٤و٢ ٌَُِحٓش. َٜ، ٝحُٔو٤خّرَ ٛٞ ٝػ٢ ٤َٗ ِ

 حلأٍٝ ٌَُِحٓش حلإٗٔخ٤ٗش.
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  ٔ َٜ ُِٖٔ ًخٗٞح ٣ِٕٞٓٞ حلإٗظخؽ حُـِحث١َ ػ٠ِ أٗٚ أػٔخٍ ٓوخٝٓش ٝأػٔخٍ ك٣ِ٘ش، ٖٓ حُ

ٔ   ،صاؿخرظْٜ ربُِح٤ٓش حلأ٣ُٞٝخ ٕ  حُلو٤وش حلآظؼٔخ٣ٍش ُْ طزؼغ أريح ػ٠ِ حُ ؼخىس، ٝٓغ ٝرؤ

  ٔ ٕ  ٌٛٙ حُ ٕ  ؼخىس ٓٞؿٞىس، ًخٓ٘ش، ؿ٤َ ٓ٘ز  ًُي كب ؼش، ٤ِٓٔش ٝهٜزش، ًِٝ٘خ ٣ؼَف أ

 حلأَٓ ٛٞ ريح٣ش ٓؼخىس.

  ٘ ٘  ُْ ٗ وِن ُِلِٕ أًؼَ ٖٓ هِو٘خ ُِ خٕ أهَ ٖٓ وخء، ٝحُل٘  وخء، ُْ ٣وِن أكي ُِلِٕ أٝ حُ

ك٢  أَٓ ٍٝؿخء ٛٞ ،خٕ أهَ ٖٓ ؿ٤َِٙي حلآظ٤خُ حلأػ٠ِ ك٢ حلإريحع. حُل٘  ؿ٤َٙ، كٜٞ ٣ٔظ

 حُٞهض ٗلٔٚ.

  ٘ ٕ  حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ لأٗ   ،وخءُْ ٗ وِن ُِلِٕ أًؼَ ٖٓ هِو٘خ ُِ ًخٕ  4591٘خ ٗيٍى رؤ

٘خ ٗؼ٤ٖ ك٢ أٍٝ ًحص ٍٗٞ ًز٤َ ٝآكخم كؼلا ٗز٤لا ُِظلخإٍ، طلخإٍ ٗؼذ رؤًِٔٚ، لأٗ  

 ٝحُــَحك٤خ. ٍكزش ك٢ ػ٘خ٣خ حُوِذ

  ٘ يكؼٕٞ لإٔ ٠ٌِٛ حلأٍٝ ٣َك٠ٕٞ ٛلاًْٜ ٣ٝ ،وخءُْ ٗ وِن ُِلِٕ أًؼَ ٖٓ هِو٘خ ُِ

 ك٢ ًَ أٗلخء حلأٍٝ. رؤ٣ي٣ْٜرخُِ ؼ٘ش ٣ٝؤهٌٕٝ ٤َْٜٓٛ 

  ٔ ٔٞف ا٠ُ ك٤خس ػخى٣ش. ٖٓ ٛ٘خ ٤خ٢ٓ، ًخٕ ىٍّ "رخٗيٝٗؾ" حُط  ٖٓ ٛ٘خ ٓيُُٜٞخ حُ

ٞىح ك٢ حُؼخٛٔش أػ٘خء حؿظٔخع ٔٞف ٗلٔٚ ًخٕ ٓٞؿٓيُُٜٞخ حلاهظٜخى١، ٌٛح حُط  

"، ٝحُٔئطَٔ حٌُ ١ حكظ ظق ك٢ "ًٞرخ" ٝح١ٌُ ًخٗض ٜٓٔظٚ ىٍحٓش أٌٗخٍ حٌُلخف 77حٍ"

 ٣ٖ هٍَٝح حُؼ٤ٖ ٝحهل٤ٖ.وخك٢، كؤ٤ٟق ا٤ُٚ ٛخؿْ حَُؿخٍ حٌُ  ٟي حُظوِ ق حُؼ  

ٔ  طـي حُؼ    ٣ُٞغ٤ٔ٘ش ٝحُظ  ظٜخ رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ك٢ ٌٛح حٌُلخف ٖٓ أؿَ حُظ  وخكش ٌٓخٗظٜخ ٜٝٓ

  ٜ َ  ل٤ق ُِؼ  حُ ٖٓ أؿِٜخ، لأٗٚ ٖٓ  ؿخٍ ٣ٝٔٞطٕٞ أك٤خٗخَٝحص، ٖٓ أؿِٜخ أ٠٣خ ٣وخّٝ حُ

 ٝهي ٣ٌٕٞ ٌٛح حُز ؼي أٜٛٔخ ػ٠ِ حلإ١لام. ،ؿ٤َٛخ ٣٘وٚ ر ؼيٌ ٓخ ُلإٗٔخ٤ٗش

٤شَِ حُظـ٣َي ح٣َُٔلش. "حُـٜٖ  ٍ  أٝ ٣ِـؤ ا٠ُ ػِِ ِ ٓؼوق ؿي٣َ رخٓٔٚ لا ٣وق ؿ٤َ ٓزخ

ٝٓٔوٞطش  َؽ حُؼخؿ٢". ٢ٛ ٓٞحهق ؿ٤َ ٓؼوُٞشيح" أٝ "حُزحُؼخ٢ُ ؿيح" "حُزَؽ حُؼخ٢ُ ؿ

ٓ  طٜزق ك٢ رلاىٙ طـ٣ٌق كو٤و٢. ٣َطز٢ ٤َٜٓ حُٔؼو  ٝ ش ًخِٓش، ٗخء أّ ق ر٤َٜٔ حلأ

 أر٠ ٛٞ ٓٞح١ٖ ٓلظٞظ، ٌٝٛٙ حُلظٞس طَرطٚ رَرخ١ ٍٝك٢ ٓغ ٓـظٔؼٚ.

م ر٤ٖ ٌٛح حُظ   ـٚ ًَ حُـٜٞى ا٠ُ َٓء٣ـذ إٔ طظ   ِ  ٝ يَ  ٔ ل٤ٖ ٝرخه٢ حُٔؼو  زخػي ٌٝٛح حُٜخٖٓ حُ

حلأٓش ك٢ حُزِيحٕ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ حلأ٤ٓش، ٌٝٛٙ ه٤٠ش ك٤خس أٝ ٓٞص رخُ٘ٔزش ُلأٓش. ٌٓ٘ 

ؼ٤ِْ ٝٓلٞ ٗـي ٣ٝؼظَٟ٘خ ٌَٓ٘ حُظ   ،ًُي حُل٤ٖ ٝىحثٔخ ٝريٕٝ حٗوطخع ٝلا ٓلخُش

 حلأ٤ٓش.

 ٌٙٛ ،ٝ  ٞ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ٗـي حُٔيٍٓش، حُٔيٍٓش حُـِحث٣َش رؼ٘خ٣ش ا٤ُٜش لا طؼ

 ٓٞف طظـِ ذ لا ٓلخُش ػ٠ِ حُظوِ ق حُؼوخك٢. -١خٍ حُِٖٓ أّ هَٜ-حُٔيٍٓش
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ٕ حُل٤خس ٝٓؼ٤٘ش ًَ ٣ّٞ، ططزغ حُؼ    ٞ خ طِ وخكش ٤ُٔض طَكخ، ٝلا ٠ٍٟ ُٔظٌٝه٢ حُـٔخٍ، اٜٗ 

٘  هٖٓ ٓٔظٟٞ حُل٤خس ٓؼِٔخ ٣َكغ حُي   حلأهيحٍ رطخرؼٜخ، طَكغ َحث٤ش َ حُـ٤ ي ٖٓ حُويٍس حُ

  ٘ َ  د حُظ  ؼٞٝٓ٘ٚ حلآظٜلا٤ًش. طؼَف حُ  وخكش.٣ش ػٖٔ حُؼ  ٢ ٓخُحُض ط٘خَٟ ٖٓ أؿَ حُل

  ٔ ٘  ٓئهَح ٝرٔ٘خٓزش حُ ي ٤ٜ٘ش حُـي٣يس، هخ١ذ حَُث٤ْ "ٛٞ ٢ٗ ٤ٓ٘ٚ" ٗؼزٚ حُل٤ظ٘خ٢ٓ حُ

 ِ ٘  ؼَ.ٝحُزطَ رؤر٤خص ٖٓ حُ

 

 يٍ أجم ػطهح فٍ انجزائش        

َ   خؽ  ٌٛح حُزِي حٌُز٤َ ٝ ح١ٌُ أطخٗخ ٖٓ ُٖٓ رؼ٤ي، ٗ ى١ ٍٞحى إٔ ٣ك٠٤خٕ طخ٣ٍو٢ أ ٖٓ ً

  َ خرظش حُؼـ٤زش، ٓؼَ ٓخٍ ٝٓ٘ظ٠ٜ حٌٍُٝس ٣ٝؼٞى ا٤ُ٘خ ًخُلٌَس حُؼ  رٚ، ٣ٌٝٛذ ا٠ُ ٓ٘ظ٠ٜ حُ

 حُّٜٞ حُطخَٛ، ٓؼَكظٚ ٝٓؼَكظٚ حُـ٤يس، ٓؼَكظٚ ٖٓ حُوِذ ٛٞ أ٠٣خ كؼَ ػوخك٢.

ٚ أًؼَ ٝٗؤَٓ أًؼَ. اًح ُْ ٍِٗٙ ػ٘يٓخ ٗٔظط٤غ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ إٔ ٗئٖٓ رٚ أكٖٔ ٝٗلز  

حص ٗظؼ٘ ض   ،حُلَٛشطظخف ُ٘خ   َ غ ػٜ٘خ ك٢ ٌٓخٕ ك٢ حُزل ٌٛح ٣ؼ٢٘ كَٓخٕ أٗلٔ٘خ ٖٓ ٓٔ

 ٌِ ٚ  كظ٠ ٛللخطٚٝحٌُ  د ح١ٌُ ُْ ٗوَأٙ خظآهَ. ك٣ِٖ ٛٞ حُ ١ ٌٛح حٌُظخد حٌُ   ! ١ ُْ ٗوَ 

لا ٣طِذ ٓ٘خ ٟٓٞ إٔ ٗؤهٌٙ ر٘ظَس، ٣ٝؤهٌٗخ ٖٓ أ٣ي٣٘خ. ٖٓ حُْٜٔ إٔ ٗؼَف رِيٗخ أًؼَ 

أٛخُش حُل٘خٕ ػخٓش ٝحٌُخطذ هخٛش ١َٗٝ طٔؼ٤ِٚ أ٠٣خ.  ٓٔخ ٗؼَف ًٝحط٘خ. اٗٚ ١َٗ

رَ ٢ٛ ؿٔي ٍٝٝف ك٢ إٓ ٝحكي ٝكو٤وش ؿ٤٘ش ؿيح، ٝػ٤ٔ٘ش  ،حُـِحثَ ٤ُٔض ١ٝ٘خ ٓـَىح

  ٘  زٚ، ك٤ش، رخلأهٚ ك٤ ش.ٝأ٤ِٛش ٝلا طوزَ حُ

ٔ   ،٢٘ ٓخكَص ًؼ٤َحٗ  رٔخ أ ٟ ق حُ لَ ح٥كخم ٣ٝـ٤ٜ٘خ، ٤ًٝق طظٞحُٕ أػَف ٤ًق ٣ٞ

٤ش أًؼَ ٗـخػش، ٤ًٝق ٣ٜزق حلإػـخد كٌٍح ٤ًٝق إٔ حلأكٌخّ حُ٘ظَحص ك٢ ٟٓٞٞػ

٢٘ أػَف أ٠٣خ إٔ حلأٓلخٍ ٌُ٘   .زخىٍ ٝحلاًظ٘خفظلخٕ حُظٞحَٛ ٝحُظ  حُٔٔزوش لا طوخّٝ حٓ

٘  لا طِٔي ًَ حُِٔح٣خ ٝلا ط   ٕ حُ  ٞ َ  ز٤زش رخ٠ُ  ٌ كٜخ ك٢ ٓؼظْ حلأك٤خٕ. أكذ ٍَٝس، ٝط ل

س حُؼٞىس، حُؼٞىس ا٠ُ حُٔ٘زغ. ػ٘يٗخ ٝك٢ ًؼ٤َح ػزخٍس "ٗؼٞى رَٔػش" لأٜٗخ طظ٠ٖٔ كٌَ

 ر٤ظ٘خ. "ٗؼٞى رَٔػش" ٌٛح لا ٣ْ٘ ػٖ حُو٤زش ٓؼِٔخ ٣ْ٘ ػٖ حُلٌٔش.

ٍ. ُْ ٌٖٗ ٗ   -ُْ ٣ٌٖ رِيٗخ ٟٓٞ حكظـخؽ -كَٝ ػ٤ِ٘خ حلآظؼٔخٍ ٌٗلا ٖٓ حُؼزؼ٤ش   َ و

ٔ  حُٔلخٍهخص حُٔؤٓخ٣ٝش، ػي٣ٔش حلإٗٔخ٤ٗش. ًٝخٕ حُلآؼ٠٘ حُز٤ِي  ٖ  و٣َش ٣َ ٝحُٔؼ٤َ ُِ  ٔ
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  ٝ ٘  حُوخٕٗٞ. لا ٣ٌٔ٘٘خ طٌ ْٔ طلض ظَ هزؼش ٤ُٔض ُ٘خ. ُْ ٣ٌٖ حلآظؼٔخٍ م ؿَٝد حُ

لِع، ٝهَٜ رـ٤ٞ رَ   ٓ طـ٣ٌق لا ًخٕ ٓز خ ٓظٞحٛلا لأٍٓٞ حَُٝف ٝٓـَى ط٘خهٞ 

 ٣ٌٖٔ حكظٔخُٚ.

ًخٕ  -7691ا٠ُ  7131ٝىحّ ٌٛح حلاػظيحء ٖٓ –ك٢ ٓخػش حلاػظيحء حلآظؼٔخ١ٍ 

ٔ لَٔزش ُِـِحثٝحٟلخ رخُ٘   ٤ٓخكش ٝلا ٓظؤٛزش ا٠ُ  ،٤٣َٖ رؤٕ حُـِحثَ ُْ طٌٖ طيكغ ا٠ُ حُ

 ُْ ٌٖٗ ك٢ ر٤ظ٘خ، ً٘خ أٓخّ ػظزش ُِٓ٘٘خ ٝك٢ ٗخٍع حُظخ٣ٍن. ،ٓؼ٤يس أٝ ػطَ ٣َٓلش

٤ِٖ، ٖٓ َ ٣ٞ١لا ٖٓ ١َف ٓظطل  ح٤ُّٞ ٝهي أٛزل٘خ ك٢ ر٤ظ٘خ، ٓؼِٔخ ٗؼؼَ ػ٠ِ ر٤ض حكظ  

اهخٓش ؿُٞش حُٔخُي ك٢ أٍؿخثٚ، ٝ ٙٚ ٝؿَىِ ح٥ٕ كٜخػيح ٣لن ُ٘خ ٣ُخٍطٚ ٝاػخىس حٓظلاً

زغ ٗٞحكٌ ٓلظٞكش ػ٠ِ ٝٗزؼغ ك٤ٚ ٖٓ ػوِ٘خ ٍٝٝك٘خ ٝٗؼ٤ي طؤػ٤ؼٚ. ُِٝٓ٘٘خ ٌٛح ُي٣ٚ رخُط  

ٝحٓظولاُٚ ُْ ٣ٌٖ ٓزز خ ك٢ ػُِظٚ، رَ ٣ٔٔق ُٚ رخٓظلاى ٗو٤ٜظٚ. ُْ طٌٖ  ،حُؼخُْ

  َ ٤ْ ٓـيىح ك٢ هيٍ ٍص. طوحُـِحثَ أريح أًؼَ ك٠ٍٞح ػ٠ِ حلأٍٝ ٓؼِٔخ ٢ٛ ٌٓ٘ إٔ طل

 حلإٗٔخٕ ػ٘ي ٗخٍع حُظخ٣ٍن.

ىٕٝ إٔ ٠ٗغ أهيحٓ٘خ أريح   Genèveأٝ   Neversٌٛٙ حُؼزؼ٤ش حُظ٢ ؿؼِض ٓ٘خ ٗؼَف 

ًٝخٗٞح ٣ليػٞٗ٘خ ؿخ٤٤ُٖ  ٞحؤٕ آرخءٗخ ًخٗر ٣ٕـذ حُوٍٞ اً–حُؼخٛٔش أٝ طِٔٔخٕ ك٢ 

لِْ رؼِٞؽ ٌٛٙ حُٔلخٍهخص حُظ٢ ؿؼِظ٘خ ٗ -ريلا ٖٓ حُٔوَح٢ٗ   Guillaume Tellػٖ

Morzine  ػِٞؽ طٔظِي ر٤٘ٔخ Chelia    َ حثغ. اٗٚ ٝهض ٠٠ٓ، ٝهض ٢ٓء ٗلْ حُل٤خء حُ

 .7691ٖٓ  هزَ ؿ٤ِ٣ٞش، ؿ٤ِ٣ٞش ح١ٌُ أٗٔخٗخ ك٢ ؿ٤ِ٣ٞش أهَٟ ك٢ ٛز٤لش  

ٍ أٓلخٍ ٝػطَ ٤ٓٝخكش ػوخك٤ش أٝ طَك٤ٚ هخٍؽ حُـِحثَ كو٢ ٣ؼظزَ اكٔخٓخ   ٞ إ طٜ

ُُٝٞحٕ ١زؼخ،  ، رخ٣ٍْ رلا ٣ٍذ، La Savoieي رخلآظؼٔخٍ، ٌٝٛح َٜٓ ؿيح. رخُظؤ٤ً

حَُكخ٤ٛش أ٤ًي، حُؼَرخص حُٜٞحث٤ش، ٛخكذ حَُٔآد ٝحُـَرش رخُظؤ٤ًي.... ٌُٖ ا٠ُ ٓظ٠. 

ٝف ا٠ُ ىٍؿش ٤ٔٗخٕ أٗلٔ٘خؼَف ١زؼخ ًَ ٓخ ٣يػٞ ا٠ُ ٛيٝء ٗ  َ ك٢ رِيحٕ طزيٝ ريٕٝ  ،حُ

ؼخٓش ٝٗٞع خ ٣ًٌَٗخ رخُ٘  ٓ٘خًَ ٝطٞكَ  ػ٤ِ٘خ ٓ٘ظَ حُزئّ. ٌُٖٝ أ٤ُْ ك٢ ٌٛح حَُٜٝد ٓ

٘خ إٔ ٌٕٗٞ ًٔخ ػ٤ِٚ، ٖٝٓ كو  ٗخءس؟ ٝرؼي ًَ ٢ٗء ٗلٖ ٓخ ٗلٖ ٖٓ حٌَُٔ ٝرؼٞ حُي  

َ  ٣َٗي. ٣ظؼ٤   ٔ   ،حثغٖ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗـؼَ ٖٓ ٌٛح حُزِي حُ ٤خكش أٍٟخ ٓوظخٍس ُِؼ طَ ٝحُ

 حه٤ِش. ُي٣ٚ ًَ حلآٌخ٤ٗخص ٣ٜٝذ  ٓٞحٍى هي ٗ لٔي ػ٤ِٜخ.حُي  
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 .Comblouse غ إٔ ٗظؼخك٠ ٖٓ َٓٝ ك٢ "ح٣َُ٘ؼش" أًؼَ ٖٓ أٗخ ٓظؤًي رؤٗ٘خ ٗٔظط٤

ك٢ ٝإ ًخٗض ٌٛٙ حُـزخٍ طؼـز٢٘ كِٖ أإًي ؿٔخُٜخ أريح رو٢ُٞ: "آٙ ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢ ..." 

ـَّرـخ٣ش، طٍِ٘  -ؿ٤ـَ  ٔ حٍ ا٠ُ حُزلَ حلأٍُم حُ  ُ ٠ رخٓظِ٘حف ح١ٌُ ٣ظِٔ   ،أٗـخٍ حُٞ

ٔ يٍ ك٢ رٞكٔخٓش حُظ   . أٗـخٍ la coté d’Azurكِٜٔخ: "ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢  ٢ طَكغ حُ

. Super-cagneأؿَٔ ٓٔخء ك٢ حُؼخُْ، ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢ ؿزخٍ "حلأُذ". طًٌَ رـخ٣ش د 

ً  ٤ٓLa Baie des Anges٘خء حُؼخٛٔش ٣ؼ٤َ    La Provenceد َ حُٔظ٤ـش ، ٝطٌ

  ً . ٣خُِٔو٣َش ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢ ٌٓخٕ آهَ، ك٢ ًَ ٌٓخٕ Le Lavandouَ "ط٤زخُس" ٝطٌ

ٔ   ،حُـِحثَ حُٔظٞحٟؼش ٝحُٔـُٜٞشٛ٘خ، الا ك٢ رلاىٗخ، الا ك٢ رلاىٗخ رؼ٤ي الا  ٤يس حٌُز٤َس حُ

خ. ٌٛٙ حُـِحثَ حُظ٢ ط زٜؾ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ حلأؿخٗذ ٝلا طئػ   َٜ ٤ ِِ َ ك٢ ٛئلاء ٝحُـ٤ِٔش ك٢ ك 

ٜ  ٣ٖ لا ٣ؼَكٕٞ كظ  حٌُ    ٍٞ.٠ أْٜٗ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ رـخٗذ ًظخد ٓـِن ٣لظ١ٞ ػ٠ِ أٍٝع حُ

٣َ طـخػ٤يٙ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش، ٛي ه٢ٗٞ لا َٗحٙ الا ػ٘يٗخ، ٝٗٞحٍّ حُـَٝد ح١ٌُ ٍأ٣ظٚ ٣ِ

 ٝط٘ظزٚ ىحثٔخ ُٔؼـِس ًَ ٓٔخء. ،٤ٓي١ ٍحٗي لا طـِٜٚ

 

 يشحثا    

. حُـِحثَ ٖٓ ًؼَس ٓخ حلا٣ي١ ػٜخك٤َ... أػَف رِيحٗخ ٗوظَد ا٤ُٜخ رٞحٓطش ح٣ًٌَُخص

  ً حٍ، ك٢ٜ ىٝٓخ طئ ظ٘ق رَ طِ  حٗطزخع حُٔؤُٞف. ي ؿؼِض حُلي٣غ ػٜ٘خ ًؼ٤َ ك٢ٜ لا طٌ 

 ػ٠ِ حُزخد "حىهِٞح ً٘ض رخٗظظخًٍْ..." ؿخءص ٌٛٙ حُطخثَس ٓؼِٔخ ٗيم  

 ٢ أ٣ٍي إٔ حؿؼَ ٜٓ٘خ حٓٔخ.ُْ أًٖ أػِْ ٓخ ٌُِٔش "ًِ٘" ٖٓ ٓؼ٠٘ ٝحُظ  

حُـِحثَ حُؼخٛٔش... ًِٔش ُٜخ ح٣وخع ٤ٓٞٓو٢. ًِٔش ط٣َي ٓـخُكش ًزَٟ. ٢ٛ هطؼش 

٘  ٛـ٤َس ٖٓ حُـ٘خث٤ش. هطَس ٖٓ حُو٤خٍ، حُ  ْٔ ٝطظزؼؼَ ك٢ ك٤خثٜخ.ٔي٣٘ش ططٔجٖ ك٢ حُ

  َ ٔ  ٢ٜ ًْ ًِ  ح٣ش، اٌُٛٙ حُ ِ  ٔخء حُٔٞٛٞرش. لض، اْٜٗ كٞح٢ٗ ط٤٘٣ِش، ٌٝٛٙ حُ رٞحٓطش ٙ ٗظ٘

 ٝأِٓي ٣َ١وخ ٝلا أػَف ٤ًق أهظخٍ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ رٞٓؼ٢ حلاهظ٤خٍ. ،ُلٖ ٤ٓٞٓو٢

٣وش ك٢ حُؼَٝ ١َٝو٢ِ ، حُـزَ ٝحُزلَ، ٗٞع ٖٓ حُظ  ٌٛٙ حُط٣َن حُظ٢ ط٘وطغ ٝططٞف

 ظَحص لا طٔ٘غ ٗلٜٔخ ٖٓ ٢ٗء. رلاى حُوزخثَ ...رـخ٣ش....رخلأُٞحٕ حُطز٤ؼ٤ش. حُ٘  
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لي١ ك٢ ٌٛٙ حُظللش. ٢ٛ ٗوطش طؼـذ. ٛ٘خى ٗٞع ٖٓ حُظ   ،حُوزخثَ ٢ٛ طٜي٣َ ُؤ٘ط٤٘ش

ٔ  هخػيس، حُل٤ٖ٘ ٣ظؤِٓ٘خ.  ِٓطخٗش رخُوَد ٖٓ كخٍٜٓخ.  ،ك٢ حلأٓلَ طٔخٓخٍٜٞ ط٘ظَ٘ حُ

  َ َ   .لن رٜخٓخٍ ٣ِظٝحُ َ  حُ  ٍ ٖٓ ٛزَٙ حُط٣َٞ.ٓخٍ ٣ظل

  ٔ ٔ  طِي حُٔٔظلِ ٠ حُٔخء. حُل٤خس خص طٔظِؽ رخُل٤خس.... ك٤خس حَُٗخٕ.... ك٢ ػَك٘خ حُل٤خس طٔ

ؿ٤ِٔظ٢ ُٜخ ٟخك٤ظٜخ حُظ٢ طٔظي كظ٠ حلأٍٝحّ...."ٓؤىهَ ط٠ٔٔ أ٠٣خ ح٤ُٓٞٔو٠.... 

 ٗخثٔخ". TRAJANطٔوخى ٖٓ رٞحرش 

طلَّ طٔوخى ٍٛخكش ٝ ،٤ٓ٘خٞحٓغ إٔ ٌٛٙ حلأري٣ش ط ،حُٔخ٣٢ٟ٘ظخر٘خ رؼٞ حُيٝحٍ رٔؼخ٣٘ش 

 ك٢ ظلاٍ "ح٤ِ٤ُ٘خ". حُل٠خٍحص

ٞ ِ أىًٍض ُِ  ٔ  ظ ؼخىس ١ إٔ ًِٔش "آػخٍ" لا طؼ٢٘ ٤ٗجخ... ٗؼِْ إٔ حُٔوخرَ لا طٔٞص أريح ٝحُ

  ٘  ْٔ.طظيكؤ ك٢ حُ

َ  خ٣َكؼ ، اٜٗٔخ حلأٓطٍٞس ٝحلأكن٣ؤطٕٞ ٖٓ حلأكن ٣ٌٝٛزٕٞ ٗلٞ حلأٓطٍٞس ٓخٍ ٕ حُ

 ٝحُِٔلٔش. اٗٚ ُوخء أًؼَ ٓ٘ٚ ِٓحٍح.

  َ لض ٜٓيٛخ، و  طؼِْ رٌُي، ٝػٌٍٛخ ٛٞ ؿٔخُٜخ. َٗ  ص طِٔٔخٕ ك٢ ٗزِٜخ، ٢ٛٝحٓظو

َ٘ ٌٝٛٙ ٢ٛٝ طٜ٘ي رٌُي. ،ٝكخكظض رـ٤َس ػ٠ِ أٝهخص ػظ٤ٔش ُلإٗٔخ٤ٗش ؼَ، .... ٖٓ حُ

  ٝ ٤طش ن... ُي٣ٜٖ ُطخكش رٌُٜٔٝ٘خ طظيك   ،٣ل٢ٌ، ٢ٛ لا طوٚ أػِْ أٜٗخ كٞحٍ ًحط٢ ُٔخ

ٕ  خ٣ٍن ٣ٜ٘غ ىحثٖٔٓ حلأٛخُش. ػ٘يٓخ ٣ؼَػَ حُظ    .خ أؿخ

  ٘ ٌٛٙ حُٔ٘خٍس ٓؼَ طزو٠ ٝ .لالاص، طِٔٔخٕ ريٕٝ رٞٓي٣ٖ طٜزق ٍٗٞٓخ ك٢ طل٤ِوٌٚٝٛٙ حُ

ٔ  ُ ؼ٤ْػـ٤زش ٖٓ حُ٘   ىػخٓش و٤ٖ، كخٔخء ًظؤٛزٜخ لأىحء ح٤ٔ٤ُٖ. حُزخد ٣لظق.... هِذ روظيػْ حُ

 ُظٚ. ٤ٓٞٓو٠ حٌُِٔخص طـي ا٣وخػٜخ.ّ اٛيحء ػ٠ِ ٍٓخًظخد كٖ، حلإٓلاّ هي  

ٔغ كخٍس،  حُِٔحد ٓوطغ أ٠٣خ ٣لِْ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ رٌٜٙ حُـِٔش حُظ٢ لا ط٘ظ٢ٜ... ٛخ ٢ٛ ط ـ

ؿَىح٣ش. حَُهٜش ٛ٘خ ٢ٛ ٣َ١وش ك٢  ،ٛ٘خى أ٠٣خ حلإُٚ ٝحَُؿخٍٝ ،ٖٝٓ ٤ْٔٛ حُوِذ

 حُظؼز٤َ....

 هط٤َس ٢ٛ حَُٓخٍ.

ٔ  ٜ  حُـِلإ طوٞىٗخ، ح٤ُٔيحٕ ٣٘ظظَٗخ. طظًٌَ حُ لظَٟ ػ٤ِٚ ٣زٌٍ لَحء ٤ٛظٜخ، ٌٛح حُ  ٔ ٤ي حُ

اٜٗخ ٣َ١وظٚ ك٢ طٜيثش  .لا ٣ؼَف الا إٔ ٣ٌٕٞ ًز٤َحٝؿٜيٙ ك٢ ر٢ٔ ػظٔظٚ 
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خٕ ُٚ هِذ رَ ُي٣ٚ ػيس هِٞد. هٞح١َٗخ..... رؼزو٣َظٚ، ٣٘ظوْ ك٢ ٍهخثٚ، ٌٛح حُل٘  

ٝ  ع رٌٜح حلآْ ٣ و٤َ  ا٤ُ٘خ أٗ  "حُو٤ُٞٚ"، رٔـَى حُظِل   َ أٍُم ظ  ٔخّ، حُٖ ح٤َُ ع  َٓرخ ٓ٘خ َٗ

 ٣ٜ٘غ حُزٔظخ٢ٗ ٍٝحثغ.ٝ ٜخػ٤خٟطٔخٓخ، طِٜٞ حُطَهخص ك٢ 

ٜ  َٜ، حٌُ  كٌخٛش أّ ٤ٟخكش، ٌٛح حُ٘  َٛ ٛٞ كؼَ  َٜ ٤ُْ لَحء. ٌٛح حُ٘  ١ طوظَػٚ ُ٘خ حُ

ٔ  ٝ ،ٓؼـِس ٔخء. ٗـض ٍرٔخ ٣ٌٕٞ َٓآس ٌُٜح حٌُز٤َ حُٔظؤُن. أٝ ٣ٌٕٞ ٗظَس ٣ؼٌٜٔخ ا٠ُ حُ

 ُؼخُْ.حلإرَ ٖٓ رؼٞ ٜٗخ٣خص ح

٘  حُط  ٝؿخءص  ِ  خثَس، ٝؿخءص حُ رٞحهَ ؿ٤ِٔش ك٢  ،ٖٓ حُـخرَخك٘ش، ٝحلإرَ ح٤ُظخ٠ٓ ٓآػَ حُ

 .كٞم ٗخ١ت حََُٓ، ُوي ه٠ض ٝهظٜخ ٢ طََٔس حُظ  وٜ  طوخػي، حُ

َ  حٌُظخد حٌُ   "ٗخٍٍ ى١ كًٞٞ" أ٠٠ٓ ٓخٍ، ػٜلٍٞ كٞم حلأٗـخٍ ٓظؤًي ٖٓ إٔ ٛز٢ ُِ

 .ٌٛح ٤ُْ ٟٓٞ ٝىحػخ....

٣َي إٔ طل٤خ، كِظٔظَؿغ حُل٤خس كوٞهٜخ. ٍِٗٝ حلارظٜخؽ ٝٓؼِٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٢ طحُل٤خس حُظ  

 .ًَ حُؼخُْ حُل٤خس طزيأ رخُِٝحؽ

 ٢ٛ ٣َ١وش ك٢ ٟٝغ ػلآخص حُلٔخٓش. ،اٜٗخ ٤ُٔض ١ِوخص ر٘خىم اٜٗخ َٛهخص حُلَكش

  ٔ ٝ حُ َٞ لَ  ٓ ١ ٓٞف أَٗد أَٗرٚ ؼخىس. ٌُٖ ٣ـذ حٓظلوخم حُٔ٘زغ، ٌٛح حُٔخء حٌُ  ٣ظويّ 

كخع ػٖ ٗلٔٚ ٌُ٘ٚ ٣َؿذ ك٢ حُٔ٘زغ. ٝحُٔ٘زغ ٣يحكغ ػٖ ٗلٔٚ، ٣ظظخَٛ رخُي  ٖٓ 

 اٗؼخ٢ٗ....

  ٘ ٜ  حُظوخ٤ُي  ،ِؼذ ح٥ٕؼَ ا٠ُ ر٤ظٚ.... طٔؼ٤ِ٤ش ٤ُِٛش ٍحثؼش ٓٞف ط  ٣ؼٞى حُ لَحء ك٢ حُ

َ  طَٟ رؤٕ ػخثِش حُو  ي حُٔٔظوزَ رللخٝس.٤ٓ   ٍس طٔظوزَط٤زش رخػظزخٍٛخ حُٔظ٠

 حَٓأس. طؼخهزٚ ػ٠ِ ؿَأطٚ رخطوخًٙ

  ٘  ْٔ طؼٞى ا٠ُ ر٤ظٜخ.....ريٍٝٛخ حُ

 ٣٘لظق حلأكن ًٌٍحػ٤ٖ....

َ   أػَف رِيحٗخ  ٣ًَخص.د ا٤ُٜخ رخٌُ  ٗظو

  ٝأػَف رِيحٗخ لا ٗـخىٍٛخ ٤ًِش أريح.
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 حضىس انضًُُا انجزائشَح ويهًرها 

ك٢ ٟٞء  غ "٤ٔٔ٣٘ش" ٝ"ر٘خىم حُل٣َش"أػطض ح٤ُٔ٘ٔخ حُـِحث٣َش ىلاثِٜخ هزَ ح٥ٕ ٓ

ٜ يص ِِٓٔش ٖٓ  ،حُٔلاف ٚ َٟرظٜخ حلأه٤َس ٟي حلآظؼٔخٍ. ٓ ػ٘يٓخ ًخٗض حُـِحثَ طٞؿ 

حلأكلاّ حُو٤َٜس ٌٓ٘ حلآظولاٍ لإهَحؽ أكلاّ ٣ؼَكٜخ ًَ ٝحكي ٌٓ٘ ح٥ٕ حرظيحء ٖٓ 

حُـِحثَ" ا٠ُ "٣ٍق حلأٍٝحّ" ٍَٓٝح د"كـَ ح٠ٌُِٜ" "ح٤َُِ ٣وخف ٖٓ  ٓؼًَش"

ئهَح رؤٕ محمد حلأه٠َ ك٤ٔ٘خ ريأ . ٝػِٔ٘خ ٓ « une si jeune paix »حُْ٘ٔ" ٝ 

ظٔـ٤َ "كٔخٕ ٤١َٝ" ٓغ "٣ٍٝ٘ي". ٖٓ ؿٜش أهَٟ حُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٢ طيحػذ ر

حُٔوَؿ٤ٖ حُٔظِٜل٤ٖ لإػزخص أٗلْٜٔ ك٢ حلأػٔخٍ ًؼ٤َس. طِٔي حُ٘خٗش حٌُز٤َس ٝحُظِلِس 

َٝٗخ ُ٘خ ٓلخؿآص ٓخٍس. ٝأه٤َح كبٕ ٗـق ل٠  ٖٝٓ حُٔئًي أْٜٗ ٣   ،َٓى٣ٜخ ٝهيٜٓخ

ِل٤ِْ ٣ؼط٢ ٛ٘خ حُظير٤َ ُلأ٤ٔٛش حُظ٢ ٤ُٞ٣ٜخ حُـ٤ٔغ ُٔخ ٛٞ ٛ٘خػش ٝكٖ ك٢ إٓ حُـٍٜٔٞ ُ

 ٝحكي.

ُٝيص ح٤ُٔ٘ٔخ حُـِحث٣َش ٖٓ حُلَد ُْٝ طٌٖ ٌٓٔ٘ش الا ٓغ حلآظولاٍ. ٝٗظَح ُطز٤ؼظٜخ 

ٔخ ػ٘ٚ ًٔخ كؼَ حلأىد ٍؿٜ٘غ أٝ ط   ُْٖ طٔظطغ كَٝ ٗلٜٔخ ػ٠ِ حُـٜخُ حلآظؼٔخ٣ٍ

 أٝ حَُْٓ.

 .خثَ ٓخى٣ش ٛخثِش ٓغ ك٣َش حُظؼز٤ََٝ ٝٓظٝطل ،ُوٞس حلآظؼٔخ٣ٍش ٤ًِشًخٗض ك٢ أ٣ي١ ح

كخُظلوض ح٤ُٔ٘ٔخ ك٢ حُلظَس حلآظؼٔخ٣ٍش  .ػٖ حُظل٤ٌَ حٝرؼ٤ي ٓٔظل٤لا ٣ٜزق ًُي إً

ر٘لْ حٌَُ٘ ُِؤغ ٝحلآظلاد حٌُِحٕ ٤ٔ٣ِحٕ حُ٘لًٞ حلآز٣َخ٢ُ. ًخٕ ٣٘وَ ػ٠ِ حُ٘خٗش 

ش ػ٠ِ حلآظؼٔخٍ ٝطز٣ََٙ حُٔ٘ظْ ػ٠ِ كٔخد ٔظـَ ر٣َٜخ لإٟلخء حَُ٘ػ٤ٓٞح٤ٟغ ط  

 ًَ كو٤وش طخ٣ٍو٤ش، ًَٝ أٛخُش حؿظٔخػ٤ش ًَٝ حكظَحّ ُِو٤ْ حُٔٞهَس ٓغ ًُي.

زش، ًخٕ ٗـخكٜخ حُظـخ١ٍ حٌُز٤َ َ ح٤ُٔ٘ٔخ حُٞهلش ُِـِٝ ٝحُـَحرش ح٣َُٔٔؼ ِ ط   ،ًخٗض ٌٛٙ

 ٌٍ ش ًخُِٔٔٔش حُظ٢ لا ٣ز ٤ٖ ا٠ُ أ١ ىٍؿش ىهَ حلآظؼٔخٍ ك٢ حلأهلاه٤خص حُـَر٤ٝ ،ؿيح ىح

ذ ٝٗلْ حُـَٜ ط٘خهٖ ٝلا طيػٞ ُِٜيٓش أريح. ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٗـي ٗلْ ح٤ٔ٠َُ حُط٤  

ٝ ػ٤ِ٘خ، ٝحٓظَٔ ًؤكظغ طوي٣َ ُِؼ٣َٜ٘ش حُٔؼظَف رٜخ أٝ ؿ٤َ  ك٢ أىد ًخَٓ كَ 

 ٝلآظـلاٍ حلإٗٔخٕ ك٢ ؿ٘ش حُؼخ٤ِ١ٖ ٝحُٔـخ٣َٖٓ ح٤ُخث٤ٖٔ . ،حُٔؼظَف رٜخ
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لا ٣لِظٕٞ ٖٓ ٌٛح   Saint Exupreyًز٤َ ٓ٘ؼٍِ ٓؼَ ٝٗخػَ   Gideد ًزخٍ ىخظً

حلإؿَحء ح٢ُٔء. ٓٞف ٣وخٍ حٌُؼ٤َ ػٖ ٌٛح حلأىد ح١ٌُ حًظ٘ق "حُزلاى حُلخٍس" ػخٓش 

ٗلٜٔخ ك٢ ٤ٓ٘ٔخ طِي حُلظَس. ٤ٓ٘ٔخ حًظ٘لض "حَُؿَ  طٞؿي "حُوط٤جش"ٝ ،ٝحُـِحثَ هخٛش

ُلخٍس ٝحُوزؼش حلأٍُم" ٤ِٛٝذ حُـ٘ٞد، ىٍٝد ٤ٔ٘ٓش، ٤ٓي١ رَح٤ْٛ، حَُٓخٍ ح

حُظؤػ٤َ  ،حُؼ٣ٌَٔش ُؼ٠ٞ ؿٞهش حَُ٘ف )...( ػٞحٛق ٤ٍِٓش، َٓد أر٤ٞ ٝ"حُزِي"

حُٔل١َ حُٔئ١ً َُ٘م ٖٓ حُو٘ذ .... ُْ طظٔؼَ حُٞهخكش ٝحُلظخظش ك٢ اٗـخُ ٌٛٙ 

ٛل٤ق إٔ حلآظؼٔخٍ لا ٣ظَحؿغ  .رَ ًخٗض طلَٝ ػ٤ِ٘خ ػ٠ِ ٗخٗخط٘خ ،حلأكلاّ كلٔذ

 أهطخء حٌُٝم.

ٕ حٗظظخٍ كَر٘خ حُظل٣َ٣َش ٝحٓظولاُ٘خ ٢ً طؤهٌ حُـِحثَ ٤َٜٓٛخ ك٢ ٣يٛخ، ًخٕ ػ٤ِ٘خ اً

ٝحُظ٢ طؼ٤ي ٟٝؼٜخ ك٢ ا١خٍٛخ حلأ٢ِٛ  ،ح٤ُٔ٘ٔخ حُظ٢ طٔظلوٜخٝطؼط٢ ٗلٜٔخ أه٤َح 

  .-رٌَ رٔخ١ش–ٝط٘ٞع كٌَٛخ حَُحثغ ٝػٔوٚ ٝطلَىٙ ٝأٛخُظٚ 

 ،ؿ٤ي ػٖ حُـِحثَ اًح أًيٗخ ٝهزِ٘خ رؤٕ حُـِحث٤٣َٖ ٝكيْٛ هخىٍٕٝ ػ٠ِ حُظليع رٌَ٘

ٌٛح لا ٣ؼ٢٘ أٗ٘خ ٓؤهًٕٞٝ ر٘ٞع ٖٓ حلاًظلخء  ،ٝحُظـ٢٘ رٜخ ٝحلإكٔخّ ٝحُظؤػَ رٜخ

حُؼوخك٢، أٝ ٗٞك٤٘٤ش ػو٤ٔش ٤ٟوش، أٝ كظ٠ َٗؿ٤ٔش ٤٘١ٝش ػزؼ٤ش. ٢ً ٗؼَف رِيح ؿ٤ي، 

ٝط٘ظ٢ٔ ا٤ُٚ رٌَ أٍٝحك٘خ ٝأػٜخر٘خ، َٓطزط٤ٖ ا٤ُٚ  ،٣ـذ إٔ ٌٕٗٞ ٖٓ ٌٛح حُزِي

رٌَ٘ ٢ "رخ٣ٍٔٚ" ـ٘  ٣    Aragonرش ك٢ حُٔخ٢ٟ حُزؼ٤ي ُِلطَس. اًح ًخٕ رـٌٍٝٗخ ح٠ُخٍ

ؿ٤ي ًُي لأٗٚ ٓ٘ظٞؿٜخ حُظخ٣ٍو٢ ٝكخِٜٛخ حلأىر٢. ٝاًح كْٜ ًخطذ ٣خ٤ٖٓ "حَُٓخٍ" ًُي 

ٖٓ حُٔٞٛزش ًُي لأٗٚ ػخٕ َٜٗٙ. لا ٣ٔظط٤غ   Chlokovٕ ُي٣ٚ حُ٘زَس حُ٘ي٣يس. اًح ُٝيلأ

Federico Garcia Larca   ٌٕٞالا آزخ٤ٗخ إٔ ٣ ٝCésaire   ٚؿ٣َِطٚ. ٣٘ز ٖٓ

Ramuz  ٍح   Pablo Neruda  .Valais ٍِٓٔش ؿزخAndes اٗٔخ ٛ٘خ كو٤وش أ٠ُٝ .

ٝحُٔٞٛزش    ٤ُNazim Hikmettٔض ٗلٜٔخ ط٤ًَخ    Pierre Latiطَحهذ ىٝٓخ. ط٤ًَخ 

و٢ لا ىهَ ُٜخ ك٢ ٓؼظْ حلأك٤خٕ.... ٌُٖ ك٢ ٓٔظٟٞ حلاٗ٘ـخلاص حُؼ٤ِخ ُلإٗٔخٕ طِظ

حلأػٔخٍ. طِظو٢ حُـزخٍ ٝطؼظَف حُــَحك٤خ رؼـِٛخ. ٢ٛ ٌٓ٘ ح٥ٕ ٓؼـِس حُؼوخكش ح٤ٌُٗٞش، 

حلأٍٝ  ٢ًٝ ٣َٜ ٌٛح ح٤ُ٘٘ي حُؼخّ ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ٌُٗٞش ٣لظخؽ لإكَحُ ٝطو٤ٜذ ٖٓ

 حُل٤ٔش.
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 ،٤ُِٔ٘ٔخ حُـِحث٣َش حَُ٘ف حُٜخثَ ٝحلآظ٤خُ حٌُز٤َ ك٢ حُظؼ٣َق رخُـِحثَ ُِـِحثَ

–ُْ رٌَ٘ ٣َٓغ ٝٝحٓغ أًؼَ ٓٔخ ٣لؼِٚ حلأىد ٝحَُْٓ أٝ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحٌُ٘ق ػٜ٘خ ُِؼخ

طـؼَ ٜٓ٘خ ًٝزَ حَُ٘حثق. لإٔ حُل٤ِْ ٣ْٔ أ -ٌٝٛٙ ١ز٤ؼظٜخ حُوخٛش حُظ٢ طئِٜٛخ

لا ٠ٔ٘ٗ أٜٗخ طظَ ٓغ حُظِلِس حُظؼز٤َ حُؼوخك٢ ٝحُي٤ُٝش ٗخٛيح ٝٓل٤َح. ٓٔخكظٜخ ح٤٘١ُٞش ٝ

ٍؽ كيٝىٗخ. ح٤ُٔ٘ٔخ ٤ُٔض ك٘خ هخَٛح أٝ ٜٓلا. ٣ٔظِي ٌٛح حلاٗظزخٙ ىحهَ ٝهخ حُٞك٤ي ح١ٌُ

 اٗٚ كٖ كو٤و٢، ٍحٗي، ٝرخُؾ رخٓظلاًٚ ١َحثوٚ ٝأٓخ٤ُزٚ ًٝظخرخطٚ.

 أًَٔ حُلٕ٘ٞ....... خؤٜٗرٓٞف ٣وٍٞ حُظخ٣ٍن ٣ٞٓخ ٍرٔخ 

 

 

 صىخ وضىء

حُظ٢ ؿخءص ُظؼط٢ أرؼخىح كٔخٓش ُِؼوخكش ٝطؼزظٜخ  ٖٓ ر٤ٖ حُظو٤٘خص حُٔٔؼ٤ش حُز٣َٜش

ؼَٛخ ٝطٔ رٞكَس ٝكؼخ٤ُش ك٢ حُللخظ ػ٤ِٜخ ٝططٍٞٛخ  -ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طن–خْٛ ٝطٌ 

ٝاٗؼخػٜخ، ٛ٘خى ٝحكيس كي٣ؼش ٗٔز٤خ ٝحُظ٢ ُْ طٌ٘ق ٍرٔخ ػٖ ًَ ٓٞحٍىٛخ ٝآٌخ٤ٗخطٜخ 

 حلأ٤ِٛش: اٜٗخ ٜٓ٘ي حُٜٞص ٝح٠ُٞء.

 ٣وخٍ أٜٗخ حرظٌَص )طو٤٘ش حُٜٞص ٝح٠ُٞء( ك٢ ٤ُِش ػخٛلش ٖٓ ١َف ٛخكذ هَٜ

ُزَم ك٢ ٤ٓٝٞ ح ،ٍٞٙ حُٔؤٓخ١ٝ ٝك٤خطٚ ح٠ُٔطَرشٝك٠ حًظ٘ق ؿٔخٍ هَٜٙ

 ْ حُٜٞص ٝح٠ُٞء ػ٠ِ اكيٟ حُلظٖ حَُحثؼش: حُِ ٤َ.ٝػٍٞحٕ حَُػي ٝحلإػٜخٍ. طؤٓ

حُِ ٤َ ٓٞٛزش، ٝٛٞ ػزو١َ ػ٘يٗخ ك٢ حُـِحثَ، ٣ز٢ٔ حُؼٞحُْ ك٢ ٗلْ حُٞهض ح١ٌُ  ِي٣ٔظ

ٌَ هزَ ًَ ٢ٗء َٓٔف. ٣زيٝ أٗٚ أ١  ،٣ظيحٍٝ ٓؼٜخ كًَش رخ٤٘١ش ػـ٤زش ٝػ٤ٔوش. ٛٞ ٓ

٣ٝٞهع ك٤٘خ هخ٤ٛش لا ٣ؼ٤َٛخ حُٜ٘خٍ الا ه٤ِلا: حُو٤خٍ. ٖٓ حُو٤خٍ ا٠ُ حُلِْ ٌٓظق رٌحطٚ 

لا طٞؿي الا هطٞس أٝ ػظزش ٗظوطخٛخ ػ٘ي حُـَٝد. حُِ ٤َ ىػٞس ُلأٓلخٍ حٌُز٤َس ػزَ 

 حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ، ٝحلآظيػخءحص حٌُز٤َس ٝ حُٜٔخُلخص حُظخ٣ٍو٤ش حٌُزَٟ.

، ٟٞء، طؼ٤ِن، ٤ٓٞٓوٕ، ٌٓخٕ ػخٌٓخ ٣ؼَٔ  .. حُظو٤٘ش ر٤ٔطش ٗٔز٤خ ٝأٓخ٤ٓش. ٠ٍ 

ح٠ُٞء ٛ٘خ ػَٔ حٌُحًَس حُظ٢ ط وَؽ ح٣ًٌَُخص ٖٓ ٢١ ح٤ُٔ٘خٕ ٝطؼ٤ي رؼؼٜخ، ٣ ؼ٤ي طل٤٤ٖ 

  ِِ ن ح٤ٌَُٔٝكٕٞ ٝطوِن كيع ك٢ ا١خٍٙ ٝطٔظؼَٔ حلأٟٞحء حٌُخٗلش ح٤َُِ ٝحُٔخ٢ٟ. ٣ ؼَ
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ْ   ك٢ ، أٛٞحص ٜٓط٘ؼشحُـٞ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝطؼ٤ي هِن طؼط٢ ُِل٣ٞ٤ش  ،ٖٓ حُٞحهؼ٤ش ٛ

حُٜٞط٤ش ٌٜٗش حُٞػ٤وش ٝحُٜ٘خىس، ٣ٝ٘ظِع حُٜٔ٘ي ٖٓ حُِ ٤َ ٣ٜٝزق حٗظٜخٍح ػ٠ِ ٤َُ 

 حُٔٔخء ٤َُٝ ح٤ُٔ٘خٕ.

ٓ٘طو٤خ ١ٝز٤ؼ٤خ، ٣٘ظظَ ٖٓ حُٜٞص ٝح٠ُٞء إٔ ٣ِؼذ ىٍٝح ًز٤َح ك٢ حُـِحثَ، رِي ك٤ٚ 

 ُِ  ِ َِ ٓطٍٞس ِٝٓلٔش، ٗـي أ١لالا ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٣ِٓش ٗخىٍس، رِي رٌؼخكش طخ٣ٍو٤ش ػخ٤ُش ٝأ ٤

ٓيٕ ٤َٜٗس  -حلأٓخًٖ حُؼ٤ِخ–آػخٍ ٝأٜٗخد، ٖٓ ٌٛٙ حلأٓخًٖ ُٝل٠خٍحص رخثيس 

هَٜ ٖٓ ػَٜ حُٔـي، هلاع، ٓٞحهغ ك٤ٜ٘ش ٝأُهش هي٣ٔش طـٞٙ ك٢  ،ٝٓخكخص هظخٍ

 ػ٘خ٣خ حَُٝف.

ٟٓٞ ٜٓ٘يٛخ "ٛٞص ٟٝٞء" كظ٠ ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٛ٘خى رِيحٕ طٔظِي ك٤ٜخ ًَ ٓي٣٘ش 

، ؿَٔ طل٤ٜٖ أٝ روخ٣خ ٤ٓيحٕ. ٛل٤ق إٔ ًَ ٓخٝ ٛٞ  هَٜ ٣ٍل٢ هي٣ْ، رَؽ ٜٓيّ 

٘ طِن أػ٤٘خ حٍ ك٢ كَٗٔخ   la Loire، ٝطؼظزَ Acropoleٓٞهَ. ُِٜوٍٞ ٓلَٛخ. ط 

 ىٍحٓش أكخى٣ش ر٤ِـش. ٣ٝل٢ٌ "أرٞ حٍُٜٞ" كٌخ٣ش حُِٖٓ حلأٍٝ ٤َُِ٘.

طَطز٢ حٗطلاهظٚ رخ٤ُٔخكش "حُٜٞص ٝح٠ُٞء" ٛٞ ٜٓ٘ي ٢ِ٤ُ ٝكَٜ ؿ٤َٔ رخٓظ٤خُ، 

َ آخ ك٢ ا١خٍ ىٍٝحص ٣ُِِخٍس  ـ أٝ ٣زَٓؾ ك٢ ٓـٔٞع  ،ٓزخَٗس. ٣ـذ إٔ ٣ٔ 

لإػخىس اٗظخؿٚ ًِٔخ حَُٜٔؿخٗخص. ٖٓ حُزي٢ٜ٣ أٗ٘خ ٗٔظط٤غ ٟز٢ ٌٛح حلأَٓ ٜٗخث٤خ رظٔـ٤ِٚ 

ك٤ٌٖٔ ر٘خإٙ ػ٠ِ ٟٓٞٞع ٓليى أٝ حٓظل٠خٍ ٜٓ٘ي طخ٣ٍو٢ ٝحٓغ، ٝهي ٣ٌٕٞ  .أٍىٗخ

ٓ  ػَٟخ ر٤ٔطخ ػ٤ِٚ ُٔٞهغ ٣ظطِذ حٓظؼٔخٍ أٛٞحص ٍٜٓ٘ٞس أٝ  ِنٌ ؼ، ٠ٓخء ٝ

ك٢ ًَ  ٣ٔٔق "حُٜٞص ٝح٠ُٞء" .ٓـُٜٞش. ؿٞم ٝا٣وخع ُظوط٢٤ ٛٞط٢ ٓ٘خٓذ

٣ٝؼزض ٤ٓخىطٚ ح٤ٌُِٔش  ،رخلاكظٌخٍ حُلو٤و٢ ُِؼٞحُُِْٜٞص حلإٗٔخ٢ٗ رخكظٌخٍ،  حلأكٞحٍ

لَؿ٤ٖ: حلإهَحؽ، ُؼذ ٓظ ٓـَى ٝأري٣ظٚ حُٔظؼخ٤ُش. ٝر٤٘ٔخ ٣ـؼِ٘خ حَُٔٔف ٝح٤ُٔ٘ٔخ

حُٔٔؼ٤ِٖ، ك٠ٍْٞٛ حُـٔي١، ُزخْٜٓ ٝحُِوطخص ٗلٜٔخ، كبٕ "حُٜٞص ٝح٠ُٞء" ٣ـٌر٘خ 

ا٠ُ أرؼي ٖٓ حٍُٜٞس حُز٤ٔطش، ا٠ُ حُِٖٓ، حُِٖٓ حُٔٔظَؿغ. ٣ؼط٢ ٛٞص حلإٗٔخٕ 

ك٢ ٌٓخْٜٗ ٝٓ٘ظ٠ٜ حُيلاُش ُِؼٞحُْ ٝحلأٗوخٙ ٝحلأ٤ٗخء رؼي حٓظلاًٜخ. ٣ظليع ٖٓ أؿِْٜ 

 ْ.ٝك٢ أٍٝحكٜ
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 ! ٣ٔظ٤وع حُظخ٣ٍن ٣ٝوَؽ ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔظخكق، ٣ٝوَؽ ٖٓ حُٜلق ٝحُ٘ـٟٞ حُِ ٤ِ٤ش

، ٌٛٙ حَُح٣ش ك٢ 7611ػ٘خ ػٖ ٍر٤غ ٓـظخٍ ك٢ لي ِ ٣   ،ٌٛح حُٔ٘ليٍ ح١ٌُ ٣ٔظؼ٤ي حُل٤خس

 ! ٌُ٘ٚ ٣ؼَف ٤ًق ٣ظٌِْ ! ظ٣ٌُِْٞ حٓظطخع حَُٓخٍ إٔ  ! حُظَ ٌٝٛح حلأَٓ ك٢ حُؼظٔش. آٙ

  َ لش، حُـ٘خث٤ش حٌُخٓ٘ش، حُٜوَس، ٌٛح حُٜ٘ذ ح١ٌُ ػ ي   حُٜوَس ٗي٣يس حُل ٖٓ حُِٜ 

ٌٞ ك٢ أٓطٍٞطٚ ٣ٝؼط٤ٚ ٟٞء حُؤَ أرؼخىٙ حلأ٠ُٝ ٤ُل٢ٌ ك٤خطٚ حُظ٢ لا  كوخٓش، ِٓٛ

طٌل٤ٜخ أُق ٤ُِش ٤ُِٝش... ٣ل٤ٞ حُو٤خٍ ٖٓ ًَ ؿٜش ٤ًَٔ هخّ. اٟخءس َٓطلغ "ح٤ِ٤ُ٘خ" 

ٛخد ا٠ُ ؿخ٣ش حُوٜزش ُِطِذ ٜٓ٘خ إٔ حٌُرؤٟٞحء أهٟٞ ٖٓ حُ٘خٍ طـؼَ حُ٘ـّٞ طـخٍ، 

ٌٛح  .طل٢ٌ حُؼخٛٔش، ٝحٌُٛخد ا٠ُ ؿخ٣ش حُٜلَحء ٝحُطِذ ٜٓ٘خ إٔ طل٢ٌ ػٖ حُـِلإ

ٖ "رحُظَ ك٢ حُط٣َن، ٍرٔخ ٣ٌٕٞ "رٖ رخى٣ْ"، ٌٝٛح حُو٤خٍ ػ٠ِ كخكش حُٔخء هي ٣ٌٕٞ 

 أٝ ٣ٔظط٤غ ٛٞص حلإٗٔخٕ إٔ ٣ِظلن رخلأري٣ش، أًخٕ ٛلاس، ؿ٠زخ، حرظٜخلا  .٤ٜٓي١"

ٛٞص ٖٓ ٍٝحء حُوزٍٞ، ٖٓ ٍٝحء حُوَٕٝ رٔـَى ك٠ٍٞٛخ  .حُٔٞصحٓظل٠خٍ طٞحؿٚ 

حُٔل١َ ٝاه٘خػٜخ طٔخْٛ ك٢ اػٔخٍ حُـخرخص أكٖٔ ٖٓ حُؼٜخك٤َ، طظٔخءٍ ك٢ حٍُٜٔٞ 

 ػ٠ِ حُٜوٍٞ أكٖٔ ٖٓ حُ٘وٕٞ.أك٠َ ٖٓ ح٣َُق ٝط للَ 

حُـي٣يس، حُظو٤٘ش أٛزق ُٔ٘خٛي "حُٜٞص ٝح٠ُٞء" كن حُٔٞح١٘ش ك٢ ػخُْ حُؼوخكش، ٌٛٙ 

٢ٛ ك٢ حُلو٤وش هي٣ٔش هيّ حُؼخُْ ٝحلإٗٔخٕ. ٣ٌٝل٤٘خ ُلاهظ٘خع رٌُي إٔ َٟٗ حهظَحد 

 حُٔخ٢ٟ ٓ٘خ طلض ٟٞء حُؤَ ك٢ حٌُٞح٤ُْ حُٔزَٜس ٤َُِ .
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 الاصرؼًاس: 5

ىهَ حلاكظلاٍ حُل٢َٔٗ أٍٝ حُـِحثَ ر٤٘ش حلاػظيحء ٝحلإرخىس ٜٝٗذ حُو٤َحص ٝحُظٞٓغ 

خٕ حَُ٘ػ٤٤ٖ ، كلَٝ ػ٤ِْٜ ٝٛخ٣ش ىحٓض ٓخثش ٝػلاػ٤ٖ ٓ٘ش، ػ٠ِ كٔخد حٌُٔ

حُلٞح٢ٗ ك٢ ًَ  ُؼ٤ٖ ػ٠ِط٠ٍَص ٜٓ٘خ أؿ٤خلا ًخِٓش، حٟطَٛخ حلاكظلاٍ ا٠ُ ح

ر٤٘ٔخ ٤ٓطَص حُوِش حلأٍٝٝر٤ش ػ٠ِ حلأٓخًٖ حلآظَحط٤ـ٤ش ُِزلاى ٝػخَٓ  ،حُٔـخلاص

ٟلش ؿيح ك٢ ك٤خس حُ٘ؼذ حُل٤َٕٔٗٞ حُـِحث٤٣َٖ ٓؼخِٓش حُٔخىس ُِؼز٤ي، كٌخٗض آػخٍٙ ٝح

لأٗٚ ًخٕ  -كٔذ ٓخُي كيحى–ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حلأٛؼيس. ًخٕ ٌٛح حلاكظلاٍ ٖٓ ٗٞع هخٙ 

٣ٔظؼَٔ حَُٝف رؼي حؿظٜخرٚ ُلأٍٝ ًٝخٕ ٓززخ ُـ٤ٔغ حُٔآ٢ٓ ٝحلأكِحٕ ٝحُظوِق
1
 

ٟ ق حٌُخطذ ك٢ ٓوخلاطٚ حُظ٢  ،ٝرو٢ حُـِحث١َ ٣ـظَ آػخٍٙ كظ٠ رؼي حلآظولاٍ ًٔخ ٝ

ؼي حلآظولاٍ رٔ٘ٞحص الا إٔ هخٍثٜخ ٣ٔظل٠َ ُلظخص هخ٤ٓش ػخ٣ٜ٘خ ٍؿْ أٜٗخ ًظزض ر

 ٗؼذ ططِغ ا٠ُ حُل٣َش.

ططَهض ٌٛٙ حُٔوخلاص ا٠ُ ٟٓٞٞع حلآظؼٔخٍ رٌَ٘ ٓزخَٗ ٝػ٘خ٣ٖٝ ٝحٟلش طخٍس، 

 ٝرٌَ٘ ؿ٤َ ٓزخَٗ ًخٕ ك٤ٜخ حلآظؼٔخٍ ٓززخ ك٢ حُٔ٘خًَ طخٍس أهَٟ ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ:

-  La signification d’un drapeau/ 05 Octobre 1965. 

- Cela s’appelle colonialisme/ 19 Janvier 7699. 

- Les yeux et la mémoire/ samedi 18 Mars 1967. 

- La fin d’un mythe/ Samedi 11 Juin 7691. 

- La mémoire du peuple/ 26 Aout 1967. 

                                                             
1
 عن الاستعمار ٌمول مالن حداد:          

 Directement ou indirectement, il était en effet la cause des cent mille raisons que nous avions d’avoir des 
rides et des cheveux blancs, d’avoir un rire amer et des printemps en deuil, des vingt ans bousculés par une 
maturité précoce et cette gravité douloureuse qui se lisait dans les yeux effarés de nos enfants. Les blés en 
herbe se débattaient parmi les rances. Les oiseaux sont savants au règne de l’oiseleur et préfèrent aux 
clairs-de-lune l’obscurité complice des Partisans. Journal En Nasr, "A chaque jour suffit sa joie, 1er Juin 
1965,p 13-16. 
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- La présence de novembre / samedi 08 octobre 1967. 

- Le racisme cette occasion perdue/ samedi 20 Janvier 1968.      

 انُزػح انؼُصشَح نهًضرؼًش: -5.5

َس، ٖٓ حُوخىس حُؼ٣ٌَٔ ٤ٖ ٝحُـ٘ٞى كو٢ رَ " ِٔ ى طؼي  ُْ طٌٖ حُلجش حُظ ٢ ىهِض حُـِحثَ ٓٔظؼ

ٌٓخٕ حُٔٔظؼَٔس )حُـِحثَ( ٖٓ حُٔخُي حُـ٢٘ ُلأٍح٢ٟ ٖٓ أَٛ ك٢َٔٗ ا٠ُ حُللاف 

ٌ َ ٛئلاء طي٣ٍـ ٚ ك٢ خ ٓـظٔؼخ كؼَ ًَ ٓخ رٞٓؼٚ ٤ُؼز ضِ ٗل٤ٔحُٜـ٤َ ٖٓ حُـ٘ٞد، ٝٗ

"حُـِحثَ حُل٤َٔٗش، ٍُٝع ٛئلاء أ٠٣خ حُؼ٘ق رظؤ٤ْٜٓٔ ُلٌَس حلاكظلاٍ ٝحلإرخىس
1

 ،

 َٔ ظ٣َخص حُظ٢ ٛ٘لض َس ػزخٍس ػٖ كوٍٞ ٓلظٞكش ُِظـخٍد ٝحُ٘  ًٝخٗض حُ٘ؼٞد حُٔٔظؼ

ٌ  حُزَ٘ ا٠ُ ٛ٘ل٤ٖ: ٛ٘ق ٓظل٠   ٜ   ،َْ ُٚ ٜٓٔش حلإىحٍس ٝحُظل ق ٝٛ٘ق ػخٕ ٣ظ

ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػزيح أٝ طخرؼخ ُِٜ٘ق ٝ ‘ل٣ِ٤ُٞٞؿ٤شزيحث٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُرخُي٤ٗٝش ٝحُ

ٌ  "حلأٍٝ.  ٔ  ٌٛٙ حلأكٌخٍ ح٤ُٜٔٔ٘ش أٛيٍٛخ ٓل ِطش حلآظؼٔخ٣ٍش، َٕٝ ك٤َٕٔٗٞ هيٓش ُِ

ًٝخٕ ػ٠ِ  .٠  أ١زخء حُؼوَ ٓخٛٔٞح ك٢ ط٤َٓن أكٌخٍ ػ٣َٜ٘ش ٓؼخى٣ش ُلأؿخٗذٝكظ  

 ـ   Moreau de toursٍأْٜٓ ١ز٤ذ حُؼوَ  َٓ َ ا٠ُ حلأري ٓخ ح١ٌُ ٠٠ٓ ٜٗخ حكظظخك٤خ 

٤ٔٔ٣ٚ حُٔئٍهٕٞ ح٤ُّٞ "رطذ حُؼوَ حلآظؼٔخ١ٍ"
2
 

 انضهىك الإجشايٍ انًرهىسػ٠ِ أ١َٝكش " *Antoine porotىحكغ  7631ك٢ ٓ٘ش 

ٕ  حُظ ٢  ،نذي انجزائشٍَُ ٘   ٓلخىٛخ أ ١ هَ٘س حُٔن ُي٣ٚ ؿ٤َ ٔخٍ اك٣َو٢ ٝحٌُ  حلأٗي٣ـخٕ حُ

٠ٓٝز١ٞش ريٓخؽ  ،رخُيٍؿش حلأ٠ُٝٛٞ ًخثٖ ريحث٢ ٝك٤خطٚ هخِٓش ٝؿ٣ِ٣َش  ،ٓظطٍٞس

"ٓظ٢ٓٞ
3
ٓ  ٝطظِو     ـ ٚ حلأ١َٝكش ك٤ٔخ ٢ِ٣: " ٘   .ق، ًخًد، ٓخٍم ًٍٝٔٞظز ٔخٍ حُ

  َ ؿ٤َ  اك٣َو٢ حُِْٔٔ ٣ ؼَف رؤٗٚ أرِٚ ٝٛٔظ١َ٤ ػلاٝس ػ٠ِ ًٞٗٚ كَى ٣٘يكغ ا٠ُ هظ
                                                             
1 Laoudj Mabrouk ,( psychiatre et maitre-assistant en psychologie clinique) El Watan, 30 /11/2010. 
2.Ibid, (ce texte a été un acte de naissance portant comme ultime conviction que le colonisé est un sujet 
inférieur à tous point de vue…. Que la maladie mentale est fortement tolérée au Maghreb musulman, et ce, 
du fait du climat et de la pratique de l’Islam. Ce sont des déclarations arbitraires qui ont dominées pendant 
plusieurs années, les travaux de la psychiatrie coloniale française en Algérie). 
*Antoine Porot est un psychiatre français né le 20 Mai 1876 à Chalon-sur-Saône, décédé en 1965. Il est le 
fondateur de l’école algérienne de psychiatrie à laquelle Frantz Fanon s’opposa. 
3 Pendant un demi-siècle, les psychiatres  de l’école d’Alger ont placé « l’indigène nord-africain »à mi-
chemin entre l’homme primitif et l’occidental évolué. Leur thèse était que l’indigène, étant dépourvu de 
lobe préfrontal, est dépourvu de morale d’intelligence abstraite et de personnalité .WWW.cijoint.fr. 
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كبٕ حُٔـخٍر٢ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ ط٢ُٞ ٗ٘خ١خص ٍحه٤ش ًحص   Porotٓظٞهغ، ٝرخُ٘ٔزش ٍ 

ٝحرظيحء ٖٓ حُؼلاػ٤٘٤خص طـخُٝص ٓيٍٓش حُـِحثَ حَُٔكِش  .أهلاه٤ش ٝػو٤ِش١ز٤ؼش 

"حُٞٛل٤ش ٝأػطض هخػيس ػ٤ِٔش ُٔلخ٤ٜٛٔخ
1. 

َ(  ،حلاكظلاٍ كؼَ ٓزوظٚ كٌَس ُيٟ حُل٤٤َٖٔٗ ِٔ ك٤ٔطَص حُلٌَس ػ٠ِ ٛخكزٜخ )حُٔٔظؼ

َح ٝرٌٜٙ حُ٘ظَس أٛزق حُل٢َٔٗ ٓ .أًحٛخ ا٠ُ حُلَى حُٔلظََ رؼي ًُيأٝلا ػْ حٓظي  َٔ ٔظؼ

ي حُؼلاهخص " -كٔذ ٓخُي كيحى -ٓؼِٚ ٓؼَ حُـِحث١َ ِٔ لأٗٚ ٜٓخد رطزغ هٌٍ ٢ٓٝء ٣ ل

 ِ ٞ ّ حُٜيحهخص ٣ٝ٘   َِ ٙ كٌَس ٓظؼل٘ش طؼ٤ن طويٓٚ ٛٞ أ٠٣خ.   ،ٙ حلإػَحء حُٔظزخى٣ٍٝ ل  َ٤ ٝطٔ 

٣َٖ حُويح٠ٓ كو٢ َٔ رَ ٣ـذ إٔ طليع  ،كبُحُش حلآظؼٔخٍ ٤ُٔض ظخَٛس طوٚ حُٔٔظؼ

٣َٖ حُويح٠ٓر٘لْ حُط٣َوش ك ِٔ ٝاًح ُْ ٗٔظطغ ٓ٘غ حُٔؼظ٤ٖٛٞ ٖٓ  (....)٢ كٌَ حُٔٔظؼ

 ٤٠ق٣–كٖٔ كو٘خ ٝٝحؿز٘خ  ،ْٛ أك٤خٗخحُؼ٣َٜ٘ش حُٔٞؿٞىس ريحهِْٜ ٝك٢ لا ٗؼٍٞ

ٓ  ٝاُحُش أه٘ؼظْٜ حُظ٢ ُط   ،ز٤ِؾ ػْٜ٘حُظ   -حٌُخطذ "ٔش ح٣َُ٘لش ُِظؼخٕٝوض حُٔئ
2
 . 

  ٤َٟٓunش ٖٓ حُظخ٣ٍن حُؼ٣َٜ٘ش ٖٝٓ ٍٝحثٜخ حلآظؼٔخٍ ٤ُٔض ٟٓٞ كظَس 

moment pathologique de l’histoire  ،  ٌُلٚ حُٔلظَ ٓغ ١ أه٢ِٛٝ حُٔٞػي ح

َ ِ  ،-ٓؼِٔخ ػزَ  ػٜ٘خ حٌُخطذ- حلإٗٔخ٤ٗش ٝٓغ الله ٕ ًَٝ روؼش ٖٓ حلأٍٝ خُٓ لأٗٚ ك٢ ً

َ ه٘خػخ ؿي٣يح ٣ٝزيأ ٍكِش ؿي٣يس ٖٓ حُظوظ٤َ ٝحُٜ٘ذ ِٔ ن حلأَٓ ٛ٘خ ٣ٝظؼِ  " ٣َطي١ حُٔٔظؼ

٣َٖ حُؼَد ػ٠ِ ٝؿٚ حُوًَٜٞٙٝٙ طـخٙ ح ،ٓلّٔٞهق ػ٤ٔن ٝرٔٞ َٔ ٛٞ  .ُٔٔظؼ

كلا ٗٔظط٤غ إٔ  ،اكٔخّ أػ٤ي طل٤٤٘ٚ ٝ حلاػظَحف رٚ ك٢ حُلَد ك٢ حَُ٘م حلأ٢ٓٝ

ٝلا ٗٔظط٤غ اىحٗش  .٠ طل٣ََ كِٔط٤ٖىٕٝ إٔ ٗظٔ٘   ،ٓغ حٓظولاٍ حُـِحثٌَٕٗٞ روِٞر٘خ 

ٓش ٝهخػيطٜخ حُٔظوي   ،حُز٣َطخ٤ٗش حلأ٤ٌ٣َٓشحلآز٣َخ٤ُش حُل٤َٔٗش ىٕٝ اىحٗش حلآز٣َخ٤ُش 

"آَحث٤َ
3

ٜ   حٌُخطذ أ٠٣خ ، ٤٘٣َٝ ٢ أٛزلض ك٤ٜخ ٣َ١ن حُظ   ،٤ِز٤شا٠ُ ًِٔش حُلَٝد حُ

 أٗـخٍ ح٣ُِظٕٞ طئى١ ا٠ُ آرخٍ حُزظٍَٝ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ.

 
                                                             
1 Laoudj Mabrouk, El Watan, 30 /11/2010. 
2Malek Haddad, En Nasr, Le racisme cette occasion perdu, 20 Janvier 1968 (n°829). 
3Malek Haddad En Nasr, La fin d’un mythe, 24 Juin 1967 (n°650). 

)…..) الحذف من عند الطالبة    
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 انزاكشج انحُح: 2.5

حُظخ٣ٍن، ٌُٖ  ػخٕ ٗزخد ٓخ رؼي حلآظولاٍ ك٢ ُٖٓ ُْ ٣ؼَف ك٤ٚ حلاكظلاٍ الا ٖٓ ًظذ

حُؼ٣َٜ٘ش حُظ٢ ػخ٣ٜ٘خ أٓلاكٚ طظَٜ ٝحٟلش ػ٠ِ أؿٔخىْٛ حُٔ٘ٞٛش ٝطٔٔق ٗظَحطْٜ 

  ٘ ٘  خرش رخرظٔخٓظٜخ حُل  حُؼ٤ٔوش "كٌٜٙ حَُٔأس حُ خرش حُظ٢ طِٜ ١لِٜخ خىس ٗٞػخ ٓخ، ٌٛٙ حَُٔأس حُ

  ٘ ٞ  حُٝ ٓظشخٜحُخرش رؼي إٔ ٍكؼض حُطؼخّ ػٖ حُٔخثيس، ٌٛٙ حَُٔأس حُ ٔل  ٓؼِٜخ  س، ٍرش ر٤ضَٔ

ص ًخطزخ أٝ ٓوَؿخ ٝحٌُؼ٤َحص طٞؿي حٌُؼ٤َحص ، ُٞ أٍحىص حلاٗل٘خء ػ٠ِ ٓخ٤ٟٜخ لَأػَ 

ٔ ٖ ح١ٌُ طلِْ ك٤ٚ حُلظ٤خص رٔٔظوزِٜٖ، حُٔؼوَ،٤ٓ٘ٔخث٤خ: ٓؼوَ حُٔوخٝٓش حُـزَ،  ، ك٢ حُ

ٔ   حُوٞف، حُطخثَحص، حٌُٔخثٖ، ح٢ُ٘ٔ ـٖ ًٌُٝي ح٢ُ٘ٔ.... ػْ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ حلأ٣خّ حُ

َ  طؼ٣ٌذ ػْ حلآظؼٔخ١ٍ، حُظ خلآظولاٍ ٝرل٠َ حلآظولاٍرٍ ظل
1

" كٌٜٙ ح٤ُٔ٘خ٣ٍٞٛخص 

حُظ٢ ًظزٜخ ٓخُي كيحى ك٢ ٓوخلاطٚ -إ ٛق حُظؼز٤َ–حُز٤ٔطش 
2
ك٤خس ًَ كَى ٖٓ  ض١زؼ 

٠ ٣ؤط٢ كظ   ،٣ٌٝل٢ إٔ ٣٘ل٢٘ أكيْٛ ػ٠ِ ٣ًًَخطٚ" .كَحى ح٣ٌُٖ ػخ٣٘ٞح حلاكظلاٍحلأ

٘  ٝر .طخ٣ٍن ٜٗق هَٕ أٝ أًؼَ رلُٔٞظٚ حُوخ٤ٓش َ  ٌُي ٣يٍى حُ ح٣ش حُظ٢ ٣َحٛخ زخد ػٖٔ حُ

"ُٝشَٓكَكش ػ٠ِ حُز٘خ٣خص ح٤َُٔٓش ُِي  
3
. 

أكخُظٚ  ،ػ٘يٓخ ٍأٟ ٓخُي كيحى رؼٞ حُٔٞحهق ٝحُٔؼخٓلاص ك٢ ؿِحثَ ٓخ رؼي حلآظولاٍ

ٌز٤َس حُلخٗش حُ ٌٛٙ ك٢ صظؤٓلا  ٢ُ ٌٛٙ حُٗض خٓزخَٗس ػ٠ِ ٣ًًَخص ٓئُٔش ِٝٓػـش "ً

طلظلع رـٞ ٓ٘ٞد روطؤ طخ٣ٍو٢ كٞم حُظلَٔ، ٝطلَٔ ًخٗض ٝحُظ ٢  ،ك٢ حُؼخٛٔش

أ٣ٖ ًخٕ  . ٌٛٙ حُلخٗش حُظ ٢ طيٍٝ رخٗظظخّ، ٝط٤َٔ ؿ٤ يح،( ( le déjà vie حُٔؼخٕ ٍٛٞس

ٝرٌَ كظخظش   ،ش ٝػيّ اىٍحى٤زرٌَ رَحءس ٝرٌَ ١ ،ثٖ حلأٍٝٝر٤ٕٞحُِرخرؼٞ 

 ْريٍٝٛ ٣ٖٝحٌُ   ،ر٤ٜـش حُٔلَى )ريٕٝ طٌِلش( ٤ٖحىٍ حُـِحث٣َٞ٘رؼٞ ح٣ُوخ١زٕٞ 

                                                             
1Malek Haddad En Nasr, La mémoire du peuple, 26 Aout 1967 (n°704).  

                                                                 نفسه:ردت فً الممال المرجع نفسه، رأٌنا أنه من المهم إدراج أمثلة أخرى و 
2
 

غٌر الذ ي ٌمسح نظ ارته -  ، الحسٌر للٌلا والخجول للٌلا،هذا السٌد الهادئ مجهول الاسم، فً هذه المرٌة الهادبة مجهولة الاسم، هذا الرجل الص 

ر وٌحٌا من جدٌد. محكوم علٌه بالإعدام فً  ٌكفً أن ٌتذك ر حتى ٌأتً كل تارٌخ نصف ، سجون، تعذٌب... ٌتحدث بهدوء. !11لرن وٌتفج 

  الأبطال عندنا لا ٌعرفون بأن هم أبطال.
فً معالل المماومة، ابن  هذه الأم العجوز، عجوز إلً درجة أنه لم ٌعد لدٌها سن وأصبحت مظهرا للخلود. هذه الأم العجوز لدٌها ابنان وبنت -

فً المعركة وابنة أخرى وابن آخر فً السجن. هذه المرأة العجوز التً لا ترٌد تصدٌك موت أبنابها تذهب للاستفسار عن أخبارهم من  لتل
.. تمٌ ة ضابط عدو، وٌستمبلها الضابط العدو، وٌ دخلها الضابط العدو إلى فناء صغٌر، وٌ طلك علٌها الضابط العدو أربعة من الكلاب المسعورة.

ها.)ترجمة الطالبة(. لٌمتاٌة ترفرف والتً تعرف الر  لأن ها رأت تحمد الله على بمابها حٌ ة  -مثلما توجد الكثٌرات -امرأة عجوز من عندنا جدا.  

المرجع نفسه. 
3  
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ْٜ ر٤ٜـش حُـٔغ"٣ٗٞوخ١ز
1

هي ٣ظٖ حُزؼٞ إٔ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش ٢ٛ ٓؼخِٓش ١ز٤ؼ٤ش ك٢ . 

ٌُٖ ٍأ١ حٌُخطذ ؿ٤َ ًُي، ، (le client est roi) ا١خٍ حكظَحّ حُ٘خىٍ ُِِرٕٞ

َ ٍٝىس كؼَ " ِٔ كزخُ٘ٔزش ا٤ُٚ حلاكظلاٍ ػخىس هي٣ٔش ٣ٞ١ِٝش طظَٜ ك٢ ٍىس كؼَ حُٔٔظؼ

َ أ٠٣خ، ٌٝٛٙ حُ َٔ ٔؼخِٓش حُؼ٣َٜ٘ش ٤ُٔض رؼ٤يس حُِٖٓ ػٖ ٛئلاء حُ٘ٞحىٍ )ً٘ض حُٔٔظؼ

ٓؤًظذ حلأٛخ٢ُ ريلا ٖٓ حُ٘ٞحىٍ ٣وٍٞ ٓخُي كيحى(. اٟخكش ا٠ُ إٔ رؼٞ حُٔوخ١زخص 

س ٖٓ ؿخٗذ ٝحكي طي   ٍ ػ٠ِ إٔ حُٔئٓٔش حلآظؼٔخ٣ٍش ُْ ط٘ظٚ ر٤ٜـش حُٔلَى ٝحُٔظٔظَ 

"رط٣َوش أٝ رؤهَٟ
2
. 

٤َ ٝطؼؤٍ ٖٓ حُِ  "ويحٍ حلإٍحىس ك٢ حُل٤خس ٝح٤ٌُ٘ٞٗش، ًخٗض ك٤خُس حلآظولاٍ طؼزَ  ػٖ ٓ

حُوٌٍ ٝحُلع ُلآظؼٔخٍ ح١ٌُ ٣ِى١ٍ حلاٗٔخٕ ٣ٝـَىٙ ٖٓ ٛلظٚ حلإٗٔخ٤ٗش، ٣ٌُٝٚ ٝ 

"٠ أٛزق حْٓ كخ١ٔش َٓحىكخ ُٜٔ٘ش حُوخىٓش٣٘ظوٚ ٖٓ هيٍٙ، ٠٣ٝؼلٚ ٣ٝظـخِٛٚ، كظ  
3
 

  ٜ َ  ٌٛٙ حُ كخُـِحثَ لا " ،٘ؼٞدريٕٝ أػَ ك٢ ًحًَس حُ ٍٞ ٝحلأكيحع ٝؿ٤َٛخ ُٖ طٔ

ٛٞ ٗؼذ  ٝٗؼذ ريٕٝ ٓخٝ ،ط٠ٔ٘ ٤ٗجخ ٝٗؼذ كخهي ٌُِحًَس ٛٞ ٗؼذ ريٕٝ ٓخٝ

 كوِذ حُٜللش إً ٤ُْ ٝحٍىح ٛ٘خ ،ريٕٝ ٍٝف
4
". 

، ٝاًح ٌُٖ ح٣ًٌَُخص حُٔئُٔش ٣ـذ إٔ طل٤خ ٝط ؼزَ ض ٤ًَٔس  ِٝٓلٔش ر٤ٖ حُلو٤وش ٝحُلِْ

ًي ئ٠ِ حُٔٔظوزَ، ٝك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٣ػ لا ٗٔظط٤غ كظق أػ٤٘٘خأىٍٗخ ظٍٜٞٗخ ا٠ُ حُٔخ٢ٟ 

 -حُظ٢ ُْ طؼَف حلآظؼٔخٍ ٝلا كَد حُظل٣ََ–حٌُخطذ ػ٠ِ ىٍٝ حُ٘ز٤زش حُـِحث٣َش 

َ ٤َٔٓطٜخ، كْٜ ٤ُٔٞح أهَ "ىٕٝ إٔ ٣َرطٜخ ري٣ٖ حُؼَكخٕ  ح١ٌُ ٣ٜزق ه٤يح أٝ ٍٛ٘خ ٣ ؼط ِ

ٝلا  ،ٜٔش ٗلٜٔخ٤٤٘ي طظٞحَٛ حُٔل٣ََ ا٠ُ حُظ  لإٔ ٖٓ حُظ   ‘أٝ أًؼَ حكظَحٓخ ٖٓ أٓلاكْٜ

ٓخٓخص ٓـُٜٞش )اٗخٍس ا٠ُ رؤّ إٔ ٣ٌٕٞ حُز٘خء أًؼَ ٛلارش ٝػزو٣َش اًح ُْ طٌٖ حلأ

ٕ   .حُٔخ٢ٟ(  ـِ  ٝلأ  ٓ ًٝظزض ػ٠ِ ؿيٍحٕ  ،ِض كٞم حُ٘ٞحٛي حُـ٘خث٣ِشاٍحىس حُٜ٘يحء 

"ّ أٝ ٗظَس ؿخٓيس ُلأ٤ٗخءحًَس كـش ٝح٤ٛش ُؼيّ حُظوي  حُٔـٕٞ، ٝرٌُي لا طٜزق حٌُ  
5
. 

                                                             
1Malek Haddad En Nasr, Les yeux et la mémoire, 18 Mars 1967.  
2 Voir Malek Haddad En Nasr, Les yeux et la mémoire  
3Ibid.      أصبح لدى اسم فاطمة الذ ي ٌعتبر من أشرف الأسماء لدى الجزابرٌٌن والمسلمٌن عامة لارتباطه بفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .الخادمة المحتل الفرنسً اسما لمهنة
4 Ibid 
5Ibid.  
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ػ٘يٓخ أػط٠  ،ٖٓ حُظل٤َِ ٝحُظل٤َٜ طذ أٓؼِش ػٖ ًحًَس حُ٘ؼذ ر٢٘ءٌُخٝأٟخف ح

ٗ٘ظظَ "ح١ٌُ ًخٕ ٓـَى ا٣ٌحٕ رويّٝ كَٜ ٖٓ ر٤ٖ حُلٍٜٞ،  ،رؼيح أػٔن َُٜ٘ ٗٞكٔزَ

َ ك٢ ٝطـ٤َ   ،ٝحُلطذ ح١ٌُ ػ٤ِ٘خ اىهخُٚ ،ك٤ٚ حُلَع ٝحُزٌٍ ٝحُلٞحًٚ حُظ٢ ػ٤ِ٘خ هطخكٜخ

"َ ك٢ حُٔلارْ رٔزذ رَٝىس ٓ٘ؼ٘شـ٤  طَ حُٞهض طٜلزٚ ٤ُخٍ ٣ٞ١ِش ٝأ٣خّ ه٤َٜس، ٝ
1
 . 

ق ٓٔخٍ ٗؼذ ًخٕ ٤ٔ٣َ ٗلٞ حُٜخ٣ٝش ،أٛزق ُٚ ٓيُٞلا ػ٤ٔوخ 7611أٓخ رؼي ٓ٘ش   ،ٛل 

"  ٘ ٓؼِٔخ طل٠َ حلأّ ك٢ ك٤خس أر٘خثٜخ  ،َٜ كخَٟح ك٢ ك٤خس حُلَى حُـِحث١َكؤٛزق ٌٛح حُ

ؿ٤ٖ ٝحُ٘ؼَحء . ٝىهَ أ٠٣خ ك٢ طؼز٤َ حُ٘ؼَحء ٝحَُٝحث٤٤ٖ ٝحُٔو٤ًَِٞٓخطْٜٝططزغ 

2”حُٔظـ٤ُٖٞ
 ٝأٛزق ٓخىس ِٜٓٔش ٌَُ حُلٕ٘ٞ.  

 إيرذاد فكشج الاصرؼًاس:2.5

َ   حلآظؼٔخٍ ُٖ طظٞهق ػـِش ٍ أ٠٣خ، ٝط٤َٔحٕ ك٢ هط٤ٖ ػٖ حُيٍٝحٕ ٝلا ػـِش حُظل

ٓظٞح٤٣ُٖ لا ٣ِظو٤خٕ أريح، ٝحلآظؼٔخٍ كٌَس هي٣ٔش ؿي٣يس ٣ؼخى طل٤٤ٜ٘خ ًِٔخ ىػض 

ٞ  حُِٜٔلش ا٠ُ ًُي. "كٜئلاء  ٔ ٕٞ أٗلْٜٔ ٣ٔخ٤٣ٍٖ طؼ ىٝح إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓلظ٤ِٖ ح٣ٌُٖ ٣ٔ 

ر٘لْ حَُٔٝ  -ريٍؿخص ٓظلخٝطش–كظ٠ رِػْٜٔ ٓلخٍرش حلاكظلاٍ، ْٝٛ ٜٓخرٕٞ 

ْ ٣ٖ ُؼٔخء حٌُ  ُْٝ ٣ؼِن ٓٔخٍ اُحُش حلآظؼٔخٍ ك٢ أًٛخٕ ٛئلاء حُٔؼول٤ٖ حُظ   ٝٗلْ حُِ ؼ٘ش  

ٜ ٘غ حُظخ٣ٍن  ،٣لٜٔٞح حُظخ٣ٍن ."ىْٜٖٝٗٓ ك
3
  

طٞح ك٢ كو٤وش هط   ،ٞ حُٔل٣ٌَٖ ح٣ٌُٖ طٔ٘ٞح ك٣َش حُـِحثَ ك٢ ٝهض ٖٓ حلأٝهخصإ رؼ

 :٤ٔش ٓزظٍٞس ٖٓ ٤ِٔٓحطٜخ حلأٓخ٤ٓشحلأَٓ ُـِحثَ رظٍْٜٞٛ حُوخٙ، ؿِحثَ كَٗ

ٌ   -٣وٍٞ حٌُخطذ-ًخٗٞح ٣ظٕ٘ٞ أٗلْٜٔ ٓخىس ُ٘خ " .حُؼَٝرش ٝحلإٓلاّ َٕٝ ٖٓ أؿِ٘خ، ٣ٝل

ٔ طٜخ٠ ؿخء حلاػظيحء ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ػ٠ِ حَُ٘كظ   ٟ ق حلأٍٓٞ ٝر ٝأُحٍ  ،م حلأ٢ٓٝ، كٞ

ٝٓخػي أ٠٣خ ك٢ ظٍٜٞ حُ٘ٞح٣خ ػ٠ِ كو٤وظٜخ. ًٝخٕ رخلأهٚ  ،حُـٔٞٝ ٝحلاُظزخّ

ٝػخُْ حلأؿ٤٘ش  ،ٓٞػيح لإُحُش حُويػش ك٢ ػخُْ حَُٝحث٤٤ٖ ٝحُ٘ؼَحء ٝحُٔوَؿ٤ٖ

                                                             
1Voir Malek Haddad En Nasr, La présence de Novembre  28 Novembre1967 (n°758).                   
2
 Ibid. 

3
 Malek Haddad  En Nasr, La fin d’un mythe, 24 Juin 1967 (n°650).   ن ساندوا إشارة إلى جون بول سارتر والمثمفٌن الٌسارٌٌن الذٌ 

رابٌلوماتوا فً إس -حسب مالن حداد -لهذا الاعتداء  الاحتلال الاسرابٌلً فكانوا أول الضحاٌا    .                                                                     
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  ٜ ٢٠ ر٤خٗخ ٤ٍٔٓخ ُٜخُق   Guernicaٛخكذ   Pablo Picasso"كظ٠  .لخكشٝحُ  ٔ٣

ن ٓخٍطَ ٣ي٣ٚ ر٘لْ ُٝط   .ظٚ أريح حٓظٜ٘خى حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ٝح١ٌُ ُْ طوَ ٣ٍ٘ ،َآَحث٤

ع كلا ٗٔظط٤غ إٔ ٗظلي   ،خه٠خ ُ٘لٔٚ ك٤ٔخ ٣وٚ كَد حُـِحثَحُويٍ أ٠٣خ، ٝأٛزق ٓ٘

٣وٍٞ ٓخُي –لإٔ حُوطؤ ٣ٜزق ؿ٣َٔش ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ُٜخُق كَد حٓظؼٔخ٣ٍش  ،ػٖ هطؤ 

ْ"ق ُٔخٕ كخٍ حُٔـ٣ٝ٤ٌَٕٓٞ حُٔؼو   -كيحى ٖ ٝٓ٘٘يٛ 
1

٤٠٣ق -ُي٣٘خ ُلٖٔ حُلع". 

ٞ  ٞح٣خ حُط٤  ك٢ أًٛخٗ٘خ أٓؼِش أهَٟ ُِ٘   -حٌُخطذ ٠ لا ٗٔو٢ ك٢ طؼ٤ْٔ ؿ٤َ كظ   ،سزش ٝحلأه

"ػخىٍ
2
. 

 انثؼذ الإَضاٍَ نهثىسج:1.5  

أ٣٘ٔخ ٝؿي حلإٗٔخٕ ػ٠ِ ظَٜ حلأٍٝ، كٜٞ ٣ظطِغ ىحثٔخ ا٠ُ حُل٣َش ٝحلآظوَحٍ ٣ٝ٘٘ي 

ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ ٢ٛ ه٤٠ش كٔخٓش  ،ٌٓخٕ ٣َ٣ي إٔ ٣ؼ٤ٖ حُطٔؤ٤ٗ٘ش ٝحلأٓخٕ "ك٢ ًَ

3".ٝك٢ ًَ ٌٓخٕ ٝىحهَ ػٔن رئٓٚ أٝ ٤ٟوٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ٔلا ،شٝك٣َ  
  

ِ "كَد طل٣َ٣َش  يؼرش حُـِحثَ ص ك٣َ  خءؿ كخٍ ٖٓ حلأكٞحٍ ٓـَى طَِٔٔ  ُْ طٌٖ رؤ١ 

أُق كيع  ٔخ ٢ٛ أُق)...( اٗ   أٝ طظخرغ ر٢٤ٔ ُِلوخثن ك٢ ًَُٝٗٞٞؿ٤ش رخٍىس ،لأكيحعُ

طل٢ٌ ١خهش ٗؼذ ٝٝٓآ٢ٓ ٝكٞحؿغ ٝطلخإٍ،  ،رط٢ُٞ، ٝرٌٍ ُِ٘لْ ٝطٞحٟغ ًًٝخء

..."٣ٝظليٟ حُويٍ رخُٞٓخثَ حُٔظخكش ،كَٔ حُٔلاف ٓؼِٔخ ٣َكغ حُظلي١
4
كَؿْ حُوخّٓٞ " ،

ٖٔ ح١ٌُ ىكؼٚ ٗؼزٜخ ٍٝؿْ حُؼ   ،ل٣َ٣َش ٝأهزخٍٛخحُـ٢ٜٔ٘ ح١ٌُ ١زغ ٤ٓٞ٣خص حُؼٍٞس حُظ  

ُل٤خس ٗلٜٔخ ط٣َي إٔ طؼ٤ٖ ٝطٔظَؿغ كوٞهٜخ رؼي إٔ حٓظٜ٘ي أًؼَ ًخٗض ح ،ريٕٝ ٓٔخٝٓش

. ٌٛح حلاٗيكخع حُل١ٞ٤ ٣ظؤًي ك٢ ٗٞع ٖٓ حُظلخإٍ ح٢ُ٥ -٣وٍٞ حٌُخطذ-ٖٓ ػَ٘ ٗؼز٘خ

ٝحُوَٟ حُظ٢  ،ٝحلأ١لخٍ ح٣ٌُٖ ٣ُٞيٕٝ ،ٝحُز٤ُٞٞؿ٢ حُٔظٔؼَ ك٢ حُزٌٍس حُظ٢ لا طٔٞص

                                                             
1
Voir Malek Haddad , En Nasr, La fin d’un mythe. 

2 Malek Haddad, En Nasr, Le racisme cette occasion perdu, 20 Janvier 1968 (n°829)..      
 ) Frantz Fanon, Isabelle Eberhardt… (نذكر من بٌنهم على سبٌل المثال لا الحصر  

3Malek Haddad, En Nasr, Ballade sur trois notes,16-17 Aout 1965 (n°78-79).  
4Voir Malek Haddad, En Nasr, Les yeux et la mémoire.  
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٘  ٝحُزٔٔش ح ،ٝحُـَحف حُظ٢ ط٘يَٓ ،٣ؼخى ر٘خإٛخ ٝحُ٘ظَحص حُظ٢  ،لخُٙظ٢ طؼٞى ا٠ُ حُ

"طٔظ٢٠ء رخُظلخطٜخ ٗلٞ حُـي
1
. 

كوز٤َ حُلخطق ٖٓ "ُوي أػطض حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش أرؼخىح ؿي٣يس ُلأ٤ٗخء ٝٛل لض حُٔلخ٤ْٛ، 

ٔ ٌخٕ، ٌٝٓ٘ ٗٞكٔزَ 7611ٗٞكٔزَ  ٝىٕٝ حٗظظخٍ ؿ٤ِ٣ٞش  -ًخٗض حُـِحثَ آِٛش رخُ

طٔخٗض حلأرؼخى حُلو٤و٤ش ُِؼٍٞس ٓغ حُِٔح٣خ ٝ ،أٛزلض حُـِحثَ آِٛش رخُٔٞح٤٘١ٖ -7691

  ٍ ِض حُؼٍٞس حُظل٣َ٣َش ًلؼَ ٓظؼخ ِـ  ٓ حلاٗٔخ٤ٗش حُظ٢ ط ؼي ٓو٤خٓخ ٌَُ ٢ٗء، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ 

"ُلإٗٔخ٤ٗش حٗظٜخًٍَ كؼَ لإُحُش حلآظؼٔخٍ  ُلأهلام حُؼخ٤ُٔش، ٖٝٓ ػٔش أٛزق
2
. 

  َ َ حُظخ٣ٍن ٓٔخٗيس حُؼٍٞس ٌَُ حُلًَخص حُظل  ـ ط٤٘٤ش ك٢ أ٣ٌَٓخ حُلا   ،ُش٣ٍش حُؼخىٝٓ

ٝاك٣َو٤خ ٝؿ٤َٛخ "ٝلا ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٍٞ رٌَ٘ ًخف  أريح رؤٕ ػٍٞس حُظل٣ََ ُْ طٌٖ كَرخ 

٣ش ٖٝٓ  ،طل٣َ٣َش ٤٘١ٝش كو٢  َ رَ أ٠٣خ ٝرٌَ٘ ٓٔخػَ ٓٔخٛٔش طلٞم حُظوي٣َ ك٢ حُل

َ ٗلٔٚ، لإٔ ٗؼزخ ٣ٔظؼزي آهَ لا  ،أؿَ طل٣ََ حلاٗٔخٕ أ٣٘ٔخ ٝؿي ِٔ ٍص حُٔٔظؼ  َ ٝك

"ظط٤غ إٔ ٣ٌٕٞ كَح أريح٣ٔ
3
. 

 رهُُح انرثؼُح: 1.5

  ٕ  لا ٗٔظط٤غ إٔ ٗـِّ ك٢ رؼٞ حلأك٤خٕ رٜلش ٓوُٞش "حُٔـِٞد ُٓٞغ رخِطزخع حُـخُذ" لأ

حُٔٞح٣ُٖ طظؼَٝ ُلِاهظلاٍ ٝحُٔلخ٤ْٛ طلظخؽ ا٠ُ ط٣ٜٞذ ٟٝز٢ أك٤خٗخ. اًح ًخٕ 

 ،ٗٚ ٛٞ حُٔـِٞدكٌُي ٣ؼ٢٘ أ 7691حلاكظلاٍ حُل٢َٔٗ هي هَؽ ِٜٓ٘ٓخ ٖٓ حُـِحثَ ػخّ

ٕ٘ٞ ا٠ُ أ٣خّ  ٝإٔ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٛٞ حُـخُذ. أٓخ اًح ٍأ٣٘خ رٔ٘ظخٍ رؼٞ ح٣ٌُٖ ٣ل ِ

ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طٌٕٞ ح٣ُِٜٔش ىحه٤ِش  ،حلآظؼٔخٍ كوي َٟٗ إٔ حُـخُذ ُٓٞغ رخُٔـِٞد

ٟ ك٢ رؼٞ حُؼ٤ٕٞ ٚ ٜٓ٘خ " كٌٜح ح٠ُ  ٝػ٤ٔوش لا ٣ٔظط٤غ ٛئلاء حُظوِ   ـَ ح١ٌُ ٣َ 

ٝحلاٍط٤خر٤ش حُظ٢  ،ٝحُظ٘خإّ ح١ٌُ ٣ ؼ ظِْ رؼٞ حلارظٔخٓخص ،رؼٞ حُـزٜخص٣ٝ طزغ ػ٠ِ 

ِِْ ح٥كخم  حكظلاٍ"ٌَ آ٢ُ: "ٌٛح ٠ٔٔ٣ ر٘ط ظ
4

                                                                                    

ٍ ح١ُٖٞ  َ َُْ ٣ؼي ٓلّٜٞ حلاكظلاٍ ٛٞ ػلاهش حُظ زؼ٤ش ر٤ٖ حُٔ" ،رظل َٔ َ ٝحُٔٔظؼ ِٔ  ،ٔظؼ
                                                             
1Voir Malek Haddad, En Nasr,  La signification d’un drapeau. 
2Voir Malek Haddad En Nasr, Le racisme cette occasion perdu. 
3Malek Haddad En Nasr, La mémoire du peuple.   
4Malek Haddad En Nasr, Cela s’appelle colonialisme, 26 Janvier 1966 (n°218). 
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َ حُٔظٞك ِ  َٔ َ حُٔظل٠  ٌٛح حُٔٔظؼ ِٔ ح١ٌُ ؿخء ٖٓ أؿَ ٜٓٔش ٗز٤ِش، ٌُٖ  ،َٖ ٝحُٔٔظؼ

"٠ ػٜ٘خ حُظخ٣ٍن ٝأىحٗظٜخ حلأهلامحلأٓطٍٞس هي حٗظٜض ٝطوِ
1
. 

إ ٛئلاء حلأكَحى ح٣ٌُٖ ٝهؼٞح ك٢ ط٘خهٞ ٓغ أٗلْٜٔ هي طوِٞح ػٖ كذ ح١ُٖٞ ٝحٌَُحٓش 

٤٣ْ حلأ٤ِٛش ُي٣ْٜ ٝحٓظٍٞىٝح هٞحػي َٓؿؼ٤ش ٝحٓظؼخٍٝح ه٤ٔخ كخٗلَكض حُٔوخ ،حلإٗٔخ٤ٗش

ُيٍؿش أْٜٗ ٣وخٍٕٗٞ ًَ ٓخ ٛٞ ؿ٤َٔ ك٢ حُـِحثَ رٔخ  ،-٣وٍٞ حٌُخطذ–ىه٤ِش ػ٤ِْٜ 

٣وخرِٚ  ٖٓ َٓؿؼ٤خص ك٢ حُيُٝش حُٔلظِش: "ٌٛح حلأكي ك٢ ح٣َُ٘ؼش، ًخٕ حُؼِؾ ؿ٤ٔلا كظ٠ 

٤ َِ ا٤ُ٘خ أٗ٘خ  ك٢  َ   ، Morzineه  ٜ ـ٤َ ٖٓ حُزلَ ح١ٌُ ٣٘ظظَ حُؼظٔش ًٖ ٌٝٛح حُ حُ

ٝأٗـخٍ ح٣ُِظٕٞ حُظ٢ طظيكَؽ ك٢  ، Lavandou ٣ٝزظْٔ ُِ٘ٞحٍّ ك٘لٔذ أٗلٔ٘خ ك٢

ٝطٌٕٞ ح٣ُِٜٔش .  La haute provence    حُٔ٘ل٤٘خص حَُػ٣ٞش ُِـزخٍ حُوزخث٤ِش طًٌَٗخ

٘  حُي   ٔ  حه٤ِش أ٠٣خ ٓززخ ك٢ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حٓظل٠خٍ حُ ٤ٌ، حًُ٘ٔٞؽ ِْٔ ٝحُظ  ؼِ ِ زٚ ر٤ٖ حُ

٢ ًخٗض ٝحُظ   ،ًَٝ ًُي ٖٓ أؿَ طز٣ََ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ؿِحثَ ٓخ هزَ حلآظولاٍ .ٝحٍُٜٞس

٣وٍٞ –ٖٝٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣زوٞح ٣ٞ١لا ر٤٘٘خ ". *طٔ٘ق ك٤خس أًؼَ ك٣َش ُٜئلاء حلأكَحى

ٔ  لأْٜٗ حٗزطلٞح ك٢ حُ٘   -حٌُخطذ ٝهِطٞح ر٤ٖ حُٔزذ حُلو٤و٢  ،ٞح رـَرش ك٢ رلاىْٛيّ ٝأك

ٖٝٓ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ أ٠٣خ إٔ ٗظـخَٛ حُٔ٘خًَ حُظ٢  .ثْٜ ٝر٤ٖ حُِ ؼ٘ش ٝحُ٘وخء حلأري٤١خلآظ

لإٔ ًَ حلأٍٓٞ طلظخؽ ا٠ُ حُلؼَ ٝحُظل٤ٌي ٝحلإػخىس  ،طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ؿِحثَ ٓخ رؼي حلآظولاٍ

ٝه٤زش حلأَٓ ُيٟ ٛئلاء  ،ًَٝ ٣ّٞ ٌٓظق رؤكَحكٚ ،ًَٝ ٣ّٞ ٌٓظق رؤكِحٗٚ ،ٝحُظـ٣ٞي

٤َ ٝ ٢ٛ ِ ُِ "ٌٛح ٠ٔٔ٣ حكظلاٍحٗظٜخٍ 
2
. 

 

 

 

                                                             
1Voir Malek Haddad En Nasr, Cela s’appelle colonialisme. 

      أعطى الكاتب أمثلة كثٌرة عن سبب حنٌن البعض إلى الحمبة الاستعمارٌة "لن أتحد ث عن الفتٌات اللابً كن  سهلات المنال وعن الحانات*

     ٌة وهذه لبل المماهً المدٌمة والملاهً اللٌلٌ ة المحبوبة، فنادق مسٌ رة بشكل جٌد، أطباء مؤهلون. إذن كانت السعادة تسكن الأرض الجزابر
                                                                                                                                                              السعادة مرادفة للاحتلال. 
 

2 Op.cit. 
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 انًذسصح: 1

٢ ُْ ٣وظَ ُـظٜخ ٝلا رَحٓـٜخ حُظ   ،ٓيٍٓش ١لُٞظٚ ػٖع حٌُخطذ رٌؼ٤َ ٖٓ حَُٔحٍس طلي  

أ٠٣خ رخػظزخٍٛخ أٍٝ ٓٞػي ُلإٗٔخٕ ٓغ حُٔٔظوزَ. ٝهخٍٕ ر٤ٖ  ا٤ُٜخ ٝلا ٓؼ٤ِٜٔخ، ٝرل٤ٖ٘

 آٓخٍ أٓلاكٚ.ح١ٌُ ٣يهَ ا٠ُ ٓيحٍّ حُـِحثَ حُٔٔظوِش ٓلٔلا رآٓخُٚ ٝ ؿ٤ِٚ ٝحُـ٤َ

 كلخُٝ٘خ كَٜ ٓؼخُـش حٌُخطذ ٌُٜح حُٟٔٞٞع ك٢ حُٔوخلاص حُظخ٤ُش:

   La Rentrée des Espérances 1er Octobre 1965. 

L’Ecole des souvenirs 71 Juin 7691. 

Le chemin de l’école 6 Septembre 7691. 

L’école et le puits 13 Septembre 7691.  

Ecole primaire et culture 30 Décembre 1967. 

Des instituteurs par milliers 6 Mai 1967. 

La leçon de Boulhilet 20 Mai 1967. 

La repossession d’une pensée 9 Janvier 7691. 

 

 :انًذسصح الاصرؼًاسَح 5.2  

٘ ؼذ حُـِحث١َ أ٤ٓخ  ك٢ ػٔٞٓٚ أػ٘خء حُلظَس حلآظؼٔخ٣ٍش رخٓظؼ٘خء كجش ه٤ِِش  ،ًخٕ حُ

طخػض إٔ طٔظل٤ي ٖٓ طؼ٤ِْ ر٢٤ٔ. ٝحُٔزذ ك٢ ًُي ٛٞ حلآظَحط٤ـ٤ش حُظ ٢ ٓط َطٜخ حٓظ

.َ َٔ َس ك٢ ر٘خء ٓلآق ٗو٤ٜش حُلَى حُٔٔظؼ ِٔ ُش حُٔٔظؼ  حُيٝ 

ٍ ٓلظخف ٌُٜح حُظوط٢٤ حلآظَحط٤ـ٢  ٝ ش حُل٤َٔٗش ًؤىحس كؼ خُش ك٢ ط٘ ،ٝأ ٤ٌَ ًخٕ حُِ ـ

٣َ١وش طل٤ٌَٙ" كؤػط٠ حلِآظؼٔخٍ كي٣ؼٚ ٝٓؼخٓلاطٚ ٝ ٟحُٔظؼِ ِْ حُـِحث١َ ػ٠ِ ٓٔظٞ
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َ ػ٠ِ ٍٛٞطٚ  َٔ ش، ًٝخٕ ُي٣ٚ َٓ٘ٝع ط٤ٌَ٘ حُٔٔظؼ حُل٢َٔٗ أ٤ٔٛش رخُـش َُ٘٘ حُِ ـ

ش  ٛ  ،كٌخٗض حُٔيٍٓش حُل٤َٔٗش رٌُي حلأىحس حُـ٣َٛٞش ٤ُٔخٓش حلإىٓخؽ حلِآظؼٔخ٣ٍش ،حُوخ

كٖٔ حُـِحثَ ا٠ُ  ًٝخٕ لا ري ػ٤ِٜخ إٔ طـؼَ حُزَحٓؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٓطخروش ُزَحٓؾ حُزِي حلأّ،

   nos ancêtres les Gaulois  حُل٤ظ٘خّ ًخٗض ىٍّٝ حُظخ٣ٍن ٢ٛ ٗلٜٔخ

1(Joubert  1997,p19 /20) 

أٛخ ا٠ُ  7111ؿخء حُيٓظٍٞ حُل٢َٔٗ ُٔ٘ش "  ِ ٝأٛيٍ َّٓٓٞ حُـِحثَ حُل٤َٔٗش، ٝؿ

ش حُل٤َٔٗش ُـش ٤ٍٔٓش روٞس حُوخٕٗٞ  ،ػلاع ٓوخ١ؼخص ُٔخ ٍٝحء حُزلخٍ، ٝأٛزلض حُِ ـ

."ٝكَٟض ٗلٜٔخ ك٢ حلأؿِٜس حلآظؼٔخ٣ٍش: اىحٍس، ػيحُش، ٓيٍٓش
2
 

ش  رو٘خػش ٍحٓوش ٝكَٙ ٗي٣ي، ؿؼِض كَٗٔخ ٖٓ حُـِحثَ طخرؼش ُٜخ ٝأٛزق طؼ٤ِْ حُِ ـ

ش ًخٕ أهٟٞ  ِ ِلش ٤ِٔ٣ٜخ حُٟٞغ حُـي٣ي "كخٓظؼٔخٍ حُِ ـ  ٓ حُل٤َٔٗش ُلأٛخ٢ُ ٍَٟٝس 

َ لإىٓخؽ حلأكَح ِٔ ٝطِو٤ْٜ٘ حلأكٌخٍ ٝحُؼخىحص ٖٝٓ ػْ  ،ى حُـيىحُٞٓخثَ حُظ ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُٔٔظؼ

ٔ ٣َٖ)...( ٝطل٣َٞ حلأٛخ٢ُ  ُِٔئٓٔخص حُٔؼ طل٤٠َْٛ لاؿظ٤خُ حُٔٔخروخص ح٣ٍَٝ٠ُش 

٘ زخد ا٠ُ أكَحى ٓو٤ِٜٖ ١ٝخثؼ٤ٖ ُلَٗٔخ ش ٝط٣َ٘زْٜ ٓزخىة  ،حُ ًُٝي رظؼ٣َلْٜ حُِ ـ

"طٚحُظخ٣ٍن ٝحُــَحك٤خ حُظ ٢ طؼط٤ْٜ كٌَس ػٖ ػظٔش ١ْٜٝ٘ حُـي٣ي ٝك٠خٍ
3

. ٝك٢ 

ًخٗض حُٔ٘ظٞٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔل٤ِش حُز٤ٔطش "ٓوخرَ طـ٣ٌَ حُٔيٍٓش حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ، 

  ٔ َٓٔظٜيكش طلض ؿطخء حُٜٔ ِٔ "ش حُل٠خ٣ٍش حُظ ٢ ؿخء رٜخ حُٔٔظؼ
4
. 

                                                             
1Voir  Noriyuki  Nishiyama, Assimiler ou non les indigènes dans l’empire colonial. Les indigènes devaient-ils 
apprendre le français ? université de Tokyo. 
2Voir  Sonia Branca-Rossoff, L’institution des langues autour de Réné  Balibar, édition de la maison des 
sciences de l’homme , Paris, France, 2001, p130. 
3Voir  Dossier Faut-il être postcolonial ? L’édification d’un enseignement pour indigènes : Madagascar et 
l’Algérie dans l’empire français, d’après Raoul Alier, l’enseignement primaire des indigènes à Madagascar, 
Paris, cahier de la quinzaine, collection « Histoire  l’éducation en France », 1904,p90 .  
4 Pseudo-élite رٌه وسعى إلً جعلهم تابعٌن. وحت ى فً حال تعل مهم سوف ٌصبحون مثمفٌن استهدف الاستعمار الفرنسً لغة وثمافة مستعم 

 Le bon élève indigène saura soutenir en français une conversation simple, rédiger à peu »من الد رجة الثانٌة 
près une lettre et faire un compte : il connaitra les intentions bien vaillante de la France (…) aura une idée 
élevée de ses forces militaires et de sa puissance économique, écrivait encore dans les année 1920, le 
directeur de l’école normale d’Alger qui avait été créé  en 7191, (institution des langues autour de Réné 
Balibar, p131) .  

على عكس الوجود  التركً )العثمانً (فً بلدان كالجزابر وغٌرها                                                  

La colonisation turque qui n’était pas une colonisation de peuplement, n’imposait pas sa langue aux 
peuples dominés. Elle se caractérisait plutôt par l’intégration dans la culture locale des ressortissants turcs 
transplantés. Ainsi par exemple les populations d’Europe central passées sous domination turque, ont 
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ٟؼض ك٢ حُـِحثَ ٝحُظ ٢ ًخٗض ٝك٤يس   ٝ ٌُٖ حُٔ٘ظٞٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ ٢ 

ش) و ٤ٖ ؿ٤َ هخر٤ِٖ ُلِاٜٜٗخٍ أٝ حلِاٗيٓخؽ أريح. (، حِٗؤٔض ٜٓٔظٜخ ا٠ُ unilingueٗحُِ ـ

ٍ ك٢ حٓظوزخٍ أر٘خء حلأٍٝٝر٤٤ٖ ٝٓ٘لْٜ رَحٓؾ طؼ٤ٔ٤ِش ٓطخروش ُزَحٓؾ حُيُٝش   ٝ طٔؼَ  حلأ

ش رخلأٛخ٢ُ،  ٛ ن حُؼخ٢ٗ كظٔؼَ  ك٢ طط٣َٞ حُٔيحٍّ حُوخ ِ ٘ ٝحُظ٢  حلأّ )كَٗٔخ(، أٓخ حُ

ْ  ٢ٜ٘ٓ   ،طٔٔق رظؼ٤ِْ ك٤َٔٗش ريحث٤ش ؿش حلأ٠ُٝكلاك٢  ٝطؼِ  ٤خم "ٝ .*رخُيٍ  ِ ٔ ك٢ ٌٛح حُ

َ حُٔئٍم حلِإهزخ١ٍ رظوي٣ٔٚ ٜٓ٘يح ػٖ حُلو٤وش  َٔ َ ٓخُي كي حى ػ ِٔ حُظخ٣ٍو٢ ػ

."حلِآظؼٔخ٣ٍش ٤٠ٓلخ ا٤ُٜخ ٗظَطٚ حُ٘وي٣ش
1
 

د ا٤ُ٘خ ٍٛٞس حُظ ٤ٌِِٔ حُـِحث١َ حٌُ ١    َ كيحى حٌُ ١ ًخٕ ِٗظخؿخ ُِٔيٍٓش ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش، ه

ٞٓ ٍ  ٝ ٍ ٓٞحؿٜش ُٚ ٓغ حُٞحهغ، ٝٓخًح ُٞ ًخٕ ٌٛح ًخٗض حُٔيٍٓش أ  ٝ ػي ُٚ ٓغ حُل٤خس، ٝأ

٠ حكظلاٍ؟  ٔ ٤ٌِٔ ٝهظٜخ ٣ٌٛذ ا٠ُ حُٔيٍٓش ٓؼِٔخ ٣ٌٛذ ا٠ُ حُٔ٘ل٠، ًخٕ حُظ  "  حُٞحهغ ٣ٔ

ؼ٠٘ ٌٓخٕ حُؼ وخكش، ُْٝ ٣ٌٖ  ُْ طٌٖ حٌُِٔخص طوٍٞ ٤ٗجخ ًٝخٗض حُؼزؼ٤ش ٌٓخٕ حُظَر٤ش ٝحُلآ 

ٟٓٞ ٓئٓٔش ُٔلٞ حُ٘و٤ٜ ش ٝحُزظَ ٝحلآظلاد. ٌٛٙ  حُـٜخُ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ

س ٖٓ أؿَ ط٘ظ٤ش حلأٗخ حلأٓخ٢ٓ حُـِحث١َ حػِظيص ػ٠ِ  يرَ   ٔ حُٔئٓٔش حُٞحٓؼش ٝحُ

ٝف رؼي حػظيحثٜخ ػ٠ِ حلأٍٝ  َ "حُ
2

ٔظٜخ حُِٔػٞٓش ك٢ َٗ٘ حُل٠خٍس  ِ ٜ خ ٓ  ٓ ُْ طٌٖ "، أ

خ، ًٝخٕ ىٍٝ حُٞٛخ٣ش ٟٓٞ ٤ِٓٝش ُظؼز٤ض ٝطو٣ٞش آزَح٣ٍٞ١ ظٜخ ك٢ ًخكش ٓٔظؼَٔحطٜ

                                                                                                                                                                                         
gardés leurs langues, et en grande partie leurs cultures d’origine même quand elles ont été islamisées. 
(institution des langues autour de Réné Balibar, p129). 
*En Algérie le décret du 73 Février 7113 de Jeanmaire instaure le programme d’enseignement spécial pour 
indigènes qui n’entre en vigueur qu’en 7161. L’école devient obligatoire pour toutes les communes 
d’Algérie. L’enseignement est divisée entre les communes de plein exercice et les communes-mixtes (à 
forte population européenne). Une prime de 300 Francs est accordée aux indigènes connaissant le 
français..وهذا مع منع استعمال الل غة العربٌة 
-D’après ces premiers plans pédagogiques, l’enseignement aux indigènes en Algérie est orienté vers un 
enseignement dit « spécial » professionnel et manuel, avec pour objectif de ne pas déclasser les indigènes. 
Les premières orientations pédagogiques prévoient un enseignement utilitaire qui forme la masse pour les 
besoins de rentabilité de la métropole.(dossier faut-il être postcolonial…..) 
1Voir Lamine Koulougli, image de l’école coloniale dans l’œuvre de Malek Haddad, Expression, Revue de 

l’institut des langues étrangères, spécial colloque Malek Haddad, Janvier 7661, université de Aïn-el-Bey, 

Constantine, Algérie. p46. 

2Voir  La rentrée des espérances 1er Octobre 1965, (n°118), P12.  



66 
 

ظْٜ رخلأٛخ٢ُ  ٔ ف رٜخ أكي  ،ػ٠ِ ٖٓ ٓ  َ ٣لَٝ رَحٓؾ طؼ٤ٔ٤ِش ٖٓ ٗٞع هخٙ ًخٕ هي ٛ

"ٍٝحى حُظ ؼ٤ِْ حلِارظيحث٢ ك٢ حُـِحثَ ك٢ ٓطِغ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘
1
. 

ُوي حهِظِق حُزؼٞ كٍٞ ٓٔظٟٞ ٌٛح حُظ ؼ٤ِْ حٌُ ١ ًخٕ ؿ٤ يِح، ٝػٖ ٓلظٞحٙ حٌُ ١ ُْ ٣ويّ 

َ رؼٞ حٌُ ٣ٖ ٣لِٕ٘ٞ ا٠ُ  ،٤٣َٖ أريح  حُـِحثَ ٝلا حُـِحث ِ ً كـخء ٍى ٓخُي كيحى: "٣ٌ

َٕٝ ىحثٔخ رٔٔظٟٞ ٓؼ٢ِٔ  ِ ً ٜ ْ ٝحُوِو٤ٖ)...( ٣ٌ  َ ٝػي٢ٔ٣ حُظل  ٓ حُٔخ٢ٟ، ًٝؼ١َ٤ حُظٌ 

َ  ٝحُ٘   ،حُٔخ٢ٟ ٔ ٔظـ٠٘ ػ٘ٚ-ك٤ؼش ُِظؼ٤ِْٞػ٤ ش حُ ٝىٍٝ حُٔؼِ ٤ِٖٔ ك٢ حُٔخ٢ٟ حُزؼ٤ي،  -حُ

ٕ  ص ح٤ُٜٔ  ٓ٘ظِش حُٔؼِ ٤ِٖٔ ٝحُٔؼِ ِٔخ ظْٜ حُ٘ز٤ِش. ٌُٖٝ ػ٘يٗخ ٠ٔ٘ٗ ًؼ٤َح أ  ٔ ج٤ٖ لأىحء ٜٓ

ًخٕ  .)...( ، آرخإٗخ حُـخ٤ٌُٕٞٛح حُٔخ٢ٟ ًخٗض ٍحثلظٚ ٗظِ٘ش ٠ٔٔ٣ٝ حِٓظؼٔخٍ، حِٓظلاد

ًْ ٖٓ أر٘خث٘خ حٌُ ٣ٖ ًخٗٞح ك٢  ،ٌُٖٝحُٔؼِ ِٕٔٞ ٖٓ ٗٞػ٤ش ؿ٤ ِيس ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظؼ٤ٔ٤ِش، 

ٓظطخػٞح حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُظ ؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ حُٔيحٍّ، ًْٝ ٖٓ طلا٤ٌٓٗخ ٖٓ حِ 

ٓلَٕٝٓٞ ٖٓ حُٔٔظوزَ، ٓلـُٕٞٝ ك٢ كخَٟ ٣َِٛ، ٤٠٣ٝق حٌُخطذ:  ٝحُؼخ٢ُ؟

 7611َٓهٞح ٓ٘ خ ٓخ٤ٟ٘خ، ٗيٍّ طخ٣ٍن ؿ٤َٗخ، ٝك٢ حُلو٤وش، هزَ حُلخطق ٖٓ ٗٞكٔزَ 

2."ًخٕ رخُ٘ٔزش ا٤ُ٘خ ػَٜ ٓخ هزَ حُظ خ٣ٍن
  

َٔ ًٝخٕ حُظ لا٤ٌٓ ك٢ ٗظَ كي حى ٣ٌٛزٕٞ  ُيٍحٓش "َس ا٠ُ حُٔيحٍّ ك٢ حُـِحثَ حُٔٔظؼ

٘ ٤ن  (ى٣ٌخٍص)ٝ  (رَؿٕٔٞ) ٘ ؼَحء حُـِحث٤٣َٖ (رٖ رخى٣ْ)ٝطـخَٛ حُ حٌُ ٣ٖ لا  ،ٝحُ

"حْٓ ُْٜ ٝلا ُـش
3
٣َٝ ٝحُٔوخىػش"ٝ ، ٣ن  -أ٠٣خ-طظَٜ ٓئٓٔش حُظِ   ٍ ك٢ ىٍّٝ حُظخ

ٞ ِ حُظ ٢ ط   ٘ خد حلاك٣َو٢ٌ ً َ ١ٍٞ ك٤خطٚ طِي حلأ ،ٕ حُ ًخ٣ًذ حُظ ٢ ًخٕ ٣٘٘يٛخ ٝحٌُ ١ ٤ٓظٌ

."(19ريٕٝ إٔ ٣لْٜ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ...)ػزيٝ ٢ٗٞٔ٤ٓ، حُظ ؼ٤ِْ ك٢ اك٣َو٤خ، ٙ
4
 

ٍٝؿْ ٓخ طلِٔٚ حُٔيٍٓش حلآظؼٔخ٣ٍش ٖٓ َٓحٍس ٝحػظيحء ػ٠ِ حلأٗخ ٝحٓظؼٔخٍ 

خ ٛ٘ؼ٘خ ٗخؿلخ ك٢ حُزخًخ٣ٍُٞخ ٛ٘ؼ٘خ ك٤َٔٗخ خ ًِٔ  ٝف)ٛل٤ق أٗ٘   َ ٕ  "٣وٍٞ كيحى(،-ُِ الا  أ

                                                             
1Voir  La rentrée des espérances. 
2 Voir Des instituteurs par milliers, 6 Mai 1967 (n°606). 
3 Lamine Koulougli, Expression,  p51. 
4Ibid, p54 (réflexion très proche de celle de Frantz Fanon quand celui-ci dresse le portrait psychologique de 
l’africain colonisé éduqué à l’école coloniale et écrit « Je suis un homme blanc….tous mes amis sont blancs. 
Je pense en français, la France est ma religion…je ne suis pas négre.p11) 
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 َ َٔ س"حُٔٔظؼ  َ حِٓظؼِٜٔخ ًٔلاف ٍؿٔخ ػٜ٘خ ٌُظخرش "طل٤خ حُـِحثَ حُل
1
ٝطزو٠ ٌٛٙ  

٘ خػَ حُـِحث١َ حُوخثَ: طًَض  حُٔيٍٓش رطؼْ ٣ًًَخص حُطلُٞش "لا أػَف ٖٓ ٛٞ حُ

ؼِ ِْ ١لُٞظ٢   ٓ هِز٢ ك٢ حُٔيٍٓش، ٖٝٓ ٓ٘ خ ُْ ٣ظَى هِزٚ ك٢ حُٔيٍٓش؟ )...( ُٝٞ أػخى 

٣ًَخص ٝكيٛخ ٝطٌٕٞ حٌُ   ،٠ْٜ ٖٝٓ أكْٜٔ٘ ٍرٔخٓ٘خىحس حُظ لا٤ٌٓ ح٤ُّٞ، ُـخد ػٜ٘خ رؼ

٢ٛ حُٔـ٤زش رلخَٟ"
2
كخَٟس ٛ٘خ ٝٛ٘خى ك٢ ًظخرخص ٓخُي "ًٝخٗض ٌٛٙ حُٔيٍٓش  .

ٜ لل٤ش رخُظ٣َٜق طخٍس ٝرخُظ٤ِٔق طخٍس أهَٟ ."كيحى حَُٝحث٤ش ٝحُ
3
لا ىحػ٢ ٌُؼَس "ٝ 

ش حُؼَر٤ش ٓٞهؼٜخ  -٣وٍٞ كيحى-حُظؼو٤ذ ٕ  حٌُٔٞف هي ُحٍ ٝأهٌص حُِ ـ ٍؿْ ًَ كب

ٕ  اهٞحٗٚ ٜحُٔ٘خًَ حُظ ٢ طؼظَٟ خ، ٌٝٛح حُط لَ حٌُ ١ َٗحٙ ح٤ُّٞ ٓؼظِح ٝكوٍٞح ُٖ ٣ظؼِْ  أ

.")...( ٓؼ٤ي ٌٛح حُط لَ حٌُ ١ ٣يهَ حُؤْ ٓؼِٔخ ٣ٌٛذ ا٠ُ ٗزغ حُٔخء  ؿخ٤ُ ٤ٖ ًخٗٞح
4
 

 

 

 

                                                             
1
 Voir Lamine Koulougli, Expression,  p49. 

2 La rentrée des espérances. 
3 *Le cahier de Fadila contient tout l’absurde du monde (L’élève et la leçon)  ًإشارة إلى محتوى البرامج التعلٌمٌة ف
 المدارس الكولونٌالٌة
*Lorsque Saïd entre chez lui en pressent le pas afin de ne pas rater son frère, c’est devant une école 
maternelle qu’il passe (La dernière impression). 
*De même nul part ailleurs que dans une école à classe unique que le Dr Idir installe son antenne de 
médecin (L’élève et la leçon). 
*De même que l’école des gamins sortant de l’école(ou attendant d’y entrer) , « des gamins remontaient 
l’avenue George Clémenceau au sortir de l’école bavards et nonchalants »(La dernière impression). 
*Les enfants reviennent de l’école en protestants qu’ils ont trop de devoirs (Le qui aux fleurs ne répond 
plus).  
*Ou encore cette image de cartables posés à côté de petits wagonnets sur les rails (Je t’offrirai une gazelle).  

وٌمكن الاحساس بالمدرسة أٌضا فً العلالة التً  تربط شخصٌات الرواٌة بالمدرسة:      
*Lucia enseigne la philosophie dans une grande école de la ville (La dernière impression). 
*Mr Belkacem est un instituteur en retraite. 
*Djamel étudiant rejoint le maquis, comme le sont d’ailleurs Fadhila et Omar. 
*Lorsque le Dr Idir se souvient de son passé au Boutaleb, c’est surtout des cigognes et d’une école blanche 
qu’il se souvient (L’élève et la leçon). 
*Saïd a laissé son cœur à l’école(La dernière impression). 
*L’auteur de Je t’offrirai une gazelle, qui s’entoure le cœur de son école primaire. 
*Le docteur qui affirme : il y a toujours eu une école entre mon passé et moi. 
*Khaled Bentobal  pour qui le haut lieu du souvenir demeure le vieux lycée de Constantine(Le qui aux fleurs 
ne répond plus)." Voir Lamine Koulougli, Expression,  p49. 
      
4Voir  La rentrée des espérances 
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 انذوس انحُىٌ نهًذسصح فٍ حُاج انفشد: 2.2    

َٙ حلآظؼٔخٍ حُي  رؼي ك٤خُس حلآظولاٍ ًخٕ ٝحؿزخ ػ٠ِ   ٓ ُٝش إٔ ط٘ظظْ ٝطؼ٤ي ر٘خء ٓخ ى

كخٗطلاهخ ٖٓ "ٍَٝس ٖٓ حُوخػيس ٓخى٣خ ٝٓؼ٣ٞ٘خ، ٌُٖٝ حُز٘خء ك٢ ٗظَ حٌُخطذ ٣زيأ رخ٠ُ  

ٛ   ،حُٔيٍٓش ٖٝٓ حُٔيٍٓش أٝلا َ  ٗظٞ ٣٘ش ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُـ٤ٔغ. ٖٓ َ ا٠ُ ٟٝغ حٌُظخد ٝحُ

ٍ ٓئٓٔش ٗخك٤ش ٖٓ حٍُ٘ٞ  ٞ ، ٌٛح حٍُ٘ٞ ح١ٌُ ٣يكغ حُٔيٍٓش ٜٝٓ٘خ كو٢ ِٗظِّ ٝٗط

٠٣ٝخػق ح٥كخم حُظ٢ طؼط٢ ػٔوخ ٝ رؼيح ُٔـخٍ ػِٔ٘خ ٝكٌَٗخ كخَُؿَ حُٔؼوق ٛٞ ٍؿَ 

"كَ رخٓظ٤خُ
1
. 

  ٌ هزَ إٔ  ،َ ك٢ حُزوخء ٝحلآظَٔحٍ ك٢ حُؼ٤ٖهي طٞؿي ٓ٘خًَ هخَٛس طـؼَ ٖٓ حلإٗٔخٕ ٣ل

  ٌ ف ٖٓ حُزَ٘ لإٔ حُٔـخػش حُظ٢ ٓخُحُض ط٠َد ٝطٜيى ٓجخص ح٥لا" ،َ ك٢ حُٔيٍٓش٣ل

َ ػِٔخء حلاؿظٔخع  ٝحلاهظٜخى ِٛ ١ ِٝٛض ٝكظ٠ حُلٌٞٓخص ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ حٌُ   ،طٌ 

ٍص ك٤ٚ حُط    َ ص ك٤ٚ ٓـخ١ٍ خهش ح٣ُٝٞ٘  ك٤ٚ حُٜٞح٣ٍن ا٠ُ ٓطق حُؤَ، ٝك  ش، ٝؿ ٤َ 

٢ٛٝ  ،حلأٜٗخٍ. ٝأٓخّ ٌٛح حُٟٞغ ٣ؼظَف حٌُخطذ رؤٕ حُل٤خس ريٕٝ هزِ ٤ُٔض رل٤خس

ٖ أٗظخٍٗخ اًح ُْ طؤصِ  ،حٌُِٔش ٤ُٔض ك٤خس رؤطْ ٓؼ٠٘ ٌِ  ٔ "ك٤ٜخ ٍٝىس ُظ 
2

. ًُي لإٔ حُؼوخكش 

 ٖكٔـخػش حُلٌَ لا طوَ هطٍٞس ػ ح ك٢ ٗظَٙ،٤ُُٔض ٍكخ٤ٛش ٝلا كظٞس ٝلا حٓظ٤خ

 ٓـخػش حُٔؼيس.

لإٔ ك٤ٜخ حُلَ ٝحُؼلاؽ " ،ُوي ٗخٗي حٌُخطذ حُلٍِٞ حُ٘خك٤ش ك٢ حُٔيٍٓش أٝلا ٝأه٤َح

طو٤ٜذ حُلخَٟ ٝط٤٤َٔٙ ٝاٗلخهٚ، ك٢ٜ أك٠َ ىٍع ٟي  ٝا٤ُٜخ ٣َؿغ َٗف ،ٝحلإٗوخً

ٝح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣ٍِٝ ٓؼِٔخ ُحٍ  (،أ٤ٓش)حُِ ٤َ ٝآهَ كِٜٖ ٟي حُؼ٠ٔ ح٠ُٔٔٔ 

"حلآظؼٔخٍ
3
كٖٔ ؿٜش طؼظزَ حُٔيٍٓش َٓآس ػخًٔش ُِ٘ؼٞد ٝك٤ٜخ ٣ظْ طٔط٤َ حُوط١ٞ  .

ٍٝؿخٍ ٓٞػٞىٕٝ ك٤ظوَؽ ٜٓ٘خ ٗٔخء "حُؼ٠٣َش ُز٘خء حُلَى ح١ٌُ ٣ز٢٘ حُٔـظٔغ رؼي ًُي 

هٍٞ حُٔي٣ٝ.٢ٍٜٓزلٕٞ كٜخىح ٓزٜـخ ُزٌٍ حُو٣َق ٝحُي   ،رٞؿٞى آهَ ٝهيٍ آهَ
4
 

                                                             
1Voir  L’école et le puits 13 Sep  1967 (n°728). p 7 
2 Voir Le chemin de l’école 6 Sep 7691 (n°716). 
3Voir Ibid. 
4 Voir L’école et le puits. 
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ًَ ٌٛٙ حلأ٤ٔٛش حُظ٢ طلظ٠ رٜخ حُٔيٍٓش ٤ُٔض ؿ٣َزش ػٖ ٗؼز٘خ، كِطخُٔخ ًخٗض ُٜخ 

ْ حكظَحّ ٝاًَحّ حُٔؼِ  "حُوي٣ٔش  أػَحكْٜلإٔ ك٢  ،حٌُٔخٗش حُوخٛش ك٢ هِٞد حُـِحث٤٣َٖ

٤َُ ػ٠ِ ًُي ٛٞ حُلي٣غ رل٘خٕ ػٖٔ حٗل٘ٞح ػ٠ِ ٕ  ٣ؼظزَ ٝحؿزخ، ٝحُي  ٝاكخ١ظٚ رخُؼَكخ

ٗٞٗخ  ٞ  ػَٝطًَٞح ك٤٘خ رٜٔش لا طٍِٝ ٝى٤َُ آهَ ٛٞ طِي حُٔ٘خ ،ٓ٘ٞحط٘خ حلأ٠ُٝ ًٝ

أٝ طوٞىٗخ هطٞحط٘خ ا٠ُ كؾ أٓخّ  ،ػ٘يٓخ ٜٗخىف حُٔؼِْ حُوي٣ْ ،حُل٤خٟش حُظ٢ ط٘ظخر٘خ كـؤس

"ٓ٘خ طَى هِزٚ ك٢ حُٔيٍٓشحُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش ُطلُٞظ٘خ. كٌَ 
1
. 

ٕ  حُـ٤َ ح١ٌُ ك َّ ٖٓ حُٔيٍٓش ك٢ كظَس حلآظؼٔخٍ ٝػخٕ حلأ٤ٓش ٣يٍى ؿ٤يح أ٤ٔٛش  ،ا

حُظؼ٤ِْ ٝىٍٝٙ حُل١ٞ٤ ك٢ ر٘خء حُٔـظٔغ ك٤٘وَ ُ٘خ حٌُخطذ طـَرش "ر٤ُٜٞلاص" ٌٛٙ حُو٣َش 

ٖٓ ظَح٤ٓش حلأ١َحف ٝهخ٤ُش أٍحٝ ٓٔظيس ٓ"حُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٝؿٞى ػ٠ِ حُوخ١ٍش، 

أٛزق ُٜخ ًًَ رؼي حًظ٘خف ح٤ُٔخٙ ك٢ ؿٞكٜخ، ٝ أٛزق ٍؿخُٜخ حُٔـظٔؼ٤ٖ  ،ح٤ُٔخٙ

٣ٖ ُْ ٝحُٔظلي٣ٖ ح٣ٌُٖ لا ٣ؼَكٕٞ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝلا ىفء ٛيحهش حٌُظخد، أُٝجي حٌُ  

 *٣ٖ ُْ طيحػذ أ٣خى٣ْٜ حُـخثٔش ٝحٌُ   ،٣ـُٞٞح رزَْٜٛ ٣ٞٓخ ك٢ ُٞكش ُز٣ُٞي أٝ ا٤ٓخهْ

طٕٞ ًِْٜ ُِو٣َش حُظ٢ ٓظُٞيحُٔٔخكش حُل٤ش ٍُٞم  ُٝز٘خء أٝلا ٝهزَ ًَ  ،أر٤ٞ، ٣وط ِ

ىٍٓخ ك٢ حُؼوخكش لا كي ُٚ. كخُٔيٍٓش  -٣وٍٞ حٌُخطذ-كٌخٕ ًُي... ٢ٗء ٓٔـيح ٝٓيٍٓش.

  ٔ زٍٞس حُٔٞىحء ٝ حُٔٔـي ٢ٛ أٓخًٖ ػ٤ِخ ٌٓٔٞٗش ِٜٝٓٔش ٝٓويٓش ٖٝٓ ٛ٘خ طٌٕٞ حُ

س، ٝكوٍٞ حُؤق حُظ٢ ٓظ٘ٔٞ رٞؿٞى ٝحُلـَ ٓززخ ك٢ حٓظؼخىس حلإٗٔخٕ ٌَُحٓظٚ حُٜٔيى

٢ ٍٝكخ ح٤ُٔخٙ ُٖ طٌٕٞ ٟٓٞ كوٞلا ه٠َحء ُٞ ُْ طؤط٢ حُٔيٍٓش ٝحُٔٔـي ُظؼط

("ر٤ُٜٞلاص)َُِؿ٤ق ح١ٌُ ٤ٓؤًِٚ ٌٓخٕ 
2
  

  ْ  ِـٝحٌُ   ،٣ٖ ك َٓٞح ٖٓ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُلظَس حلآظؼٔخ٣ٍشكبٕ ح٥رخء حٌُ   ٖٝٓ ػ ٕ حُٔؼِْ ٣ٖ ٣   ِٞ

رظؼ٤ِْ أر٘خثْٜ  -ك٢ حُـِحثَ حُٔٔظوِش–٣ؼؤٍٕٝ ح٤ُّٞ " ،٣ٝيًٍٕٞ ؿ٤يح أ٤ٔٛش حُٔيٍٓش

                                                             
1 Voir L’école et le puits 
 *خشنة الملمس
2Voir Le leçon de Bouehilet ,20 Mai 1967 (n°618). 
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  ٔ َٜ ػ٠ِ ريح٣خطْٜ ٝٓظخرؼظْٜ ٗو٤ٜخ أٝ ط٤ٌِق ٖٓ ٣ظخرؼْٜ، لإٔ ح٥ٕ ٝهلاكخ ٝر٘خطْٜ ٝحُ

"٣َ١ن حُٔٔظوزَ ٣َٔ رخُٔيٍٓش ،ٌَُ حلأٝهخص
1
. 

ً ي ػ٠ِ أ٤ٔٛش ىٍٝ حُٔيٍٓش  ،ٝؿؼَ حٌُخطذ ٖٓ حُٔيٍٓش ٗٞحس ُِو٣َش ٝحُٔي٣٘ش ٝأ

لأٜٗخ حُزيح٣ش ٝأٍٝ حُط٣َن، ِٝٓظو٠ ًَ حلاٟطَحرخص  ،ػ٠ِ ٝؿٚ حُظلي٣ي يحث٤شحلارظ

ٌحٕ ٝحلاكظٔخلاص، ٝٓويٓش ٌَُ حُظـخٍد. ٝط٘زٚ أ٤ٔٛظٜخ ك٣ٞ٤ش حُزجَ ٝٗزغ حُٔخء حُِ  

 طظـٔغ كُٜٞٔخ حُو٣َش )حُٔيٍٓش ٝحُزجَ( ٠ُٔخٕ حٓظَٔح٣ٍش حُل٤خس.

 :انًشاكم انرٍ واجهها انرؼهُى غذاج الاصرقلال 2.2

ًخٗض آػخٍ حلآظؼٔخٍ حُط٣َٞ رخى٣ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظؼ٤ِْ ُيٟ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ رؼي 

حلآظولاٍ، ًٝخٕ ٝحؿزخ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حُوطخع ٝهظٜخ ا٣ـخى كٍِٞ ٣َٓؼش ٝٗخؿؼش 

َ، هخٛش ٝإٔ حُٜٔٔش حُظ٢ أًِٝض ا٠ُ حُٔيٍٓش رؼي ُٔلخُٝش حٓظيٍحى حُ٘وٚ ٝحُظؤه  

 ْ ُوخػيس ِٛزش، ط٘طِن ٜٓ٘خ حُوطخػخص حلأهَٟ لاكوخ.ًخٗض ٜٓٔش حُز٘خء ٝحُظؤ٤ٓ 7691

حٛطيٓض رؼوزخص ُْ ٣ٌٖ ٖٓ  ،ٌٛٙ حُٜٔٔش حُٜؼزش ٝحُٔٔظل٤ِش ك٢ رؼٞ حُٔ٘خ١ن

حَُٜٔ طوط٤ٜخ، ًخُ٘ٔٞ حُي٣ٔـَحك٢ حُٔظٔخٍع ح١ٌُ كَٝ ٗلٔٚ ك٢ حُٔ٘ٞحص حلأ٠ُٝ 

  ٔ حُزَحٓؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش خٍ حُظؼ٤ِْ ًٝلخءحطْٜ حُز٤يحؿٞؿ٤ش، ٣ُخىس ػ٠ِ ُلآظولاٍ، ٝٓٔظٟٞ ػ

هش طلظخؽ ا٠ُ كٍِٞ ٝطيػٞ ا٠ُ ٝحٌُظذ حُٔي٤ٍٓش حُظ٢ أٛزلض ٓ٘خًَ "ك٢ ؿخ٣ش حُي  

حلإٍحىس حُط٤زش ٝحُظؤ٢ٗ: اٗٚ ػَٔ ًز٤َ ٝػَٔ ؿٔخػخص ٣ظطِذ حُ٘لْ حُط٣َٞ، ٖٝٓ ٌٛح 

حُٔ٘طِن طٌٕٞ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش ك٢ هِذ ٍؿخث٘خ، ٣ُٝخىس ػ٠ِ ىػٞطٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش 

  ٜ ٝحُظوخء  ،َٜ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش ٖٓ ح٥ٕ كٜخػيح ًزٞطوش ُلاطلخى ح٢٘١ُٞطظ ،٘شحُٔل

ًَ حُـِحث٤٣َٖ ػ٘ي ٗزغ ٝحكي ٝكٞم أٍٝ كوَ ُ٘لْ حُظ٤٤٘ي"
2
 . 

ًٝخٕ حلأَٓ ًز٤َح.  -ٝحٗؼيٓض ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس–ض حلإٌٓخ٤ٗخص ىص حُٔ٘خًَ ٝٗل  طؼي  

ٌ  " ،ٓؼخىُش لا طلِٜخ الا حلإٍحىس حُط٤زش ٣وٍٞ –٢ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُـِحثَ َ كلأٗ٘خ ػ٘يٓخ ٗل

ٌٛٙ حُٔيحٍّ ك٢ حُزلاى حٌُز٤َس ريٕٝ ؿخُ ٝلا  .٣٘ظخر٘خ حُيٝحٍ ٣ٝظٌٖٔ ٓ٘خ حُوِن -حٌُخطذ

                                                             
1 Voir Le chemin de l’école 
2 école primaire et culture 9 Sep 1967 (n°812). 



71 
 

."ًَٜرخء ٝرظ٣ٖٞٔ ٛؼذ، ٢ٛ حَُٔحًِ حُٔظويٓش ُِؼوخكش ح٤٘١ُٞش ُِٝزِي حُلو٤و٢
1
ٝٓغ إٔ  

ٍٞ ٝحُٔ٘خًَ ك٢ الا أٜٗخ ُْ طؼٖ ػ٣ِٔش حٌُخطذ كَحٝف ر٤ٖ حُلِ ،حُٜؼٞرخص ًخٗض ًز٤َس

رٌٜٙ حُٔيٍٓش ك٢ أه٠ٜ "ٓؼظْ ٓوخلاطٚ، ٝحٓظَ٘ف ٓٔظوزَ حُظؼ٤ِْ رظلخإٍ ًز٤َ، ٝآٖٓ 

ٔ   ،٤َ، ٌٝٛٙ حُٔيٍٓش حُٔٞؿٞىس ػ٠ِ ؿزَحلأكن ٝأه٠ٜ حُِ   َ  ٝك٢ حُ ٓخٍ َٜ أٝ ك٢ حُ

َ   ٢ َٗحٛخ ك٢ حُو٣َش  حُٞحٓؼش ٝحُظ   ٝحٍ أٝ ك٢ ٓ٘ؼَؽ ىٍد، ٌٛٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُي   ٝٗٔ

"طز٢٘ ؿِحثَ أكلآ٘خ ٝطل٤طٜخ رخ٥ٓخٍ حُٔيٍٓش حُظ٢
2
 . 

ٍٝؿْ إٔ كظق حُٔيحٍّ ٝط٣ٌٖٞ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝاٗ٘خء حُزَحٓؾ َٝٓحؿؼظٜخ ٤ُْ رخلأَٓ ح٤ُٜٖ  

  ً ١ ٣زو٠ حُظلي   *زش ٌُِْ ٝح٤ٌُقأٓخّ ٌٛح حلاٗلـخٍ حُي٣ٔـَحك٢ ٝٛؼٞرش حُٔؼخىُش حَُٔ

ٔ  كبٕ حُظ٠ل٤ش ط ،كخَٟح " كبًح ًخٗض حُٔؼـِس لا طـي ُٜخ ٌٓخٗخ ي ًؼ٤َح ٝلإٔ ًِٔش ظٔ

ٓٔظل٤َ ٤ُٔض ؿِحث٣َش"
3
. 

  ٕ طؼ٤ِٔخ ٓؼوٞلا أٝ ٌٓٔ٘خ ك٢ رؼٞ  ٓضهي  " ٓيٍٓش ٓخ رؼي حلآظولاٍٗٔظط٤غ حُوٍٞ رؤ

َ  ٝ ،حلأك٤خٕ طٜخ ٝطٞحُٜٗخ، كٜٔٔخ ًخٕ ٓٔظٟٞ ؤص رظـخٍد ػي٣يس ك٢ رلؼٜخ ػٖ ٤ٛٓ

٣وٍٞ -ك٢ رؼٞ حلأك٤خٕ   ٌٜٙ حُٔيحٍّ حلارظيحث٤ش حُزيحث٤شك ،ٓئ٣َ١ٜخ ٝٝٓخثِٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش

ذ ٟي حُـَٜ -حٌُخطذ ِٜ ح١ٌُ ًخٕ ٓظخكخ  -ٝحُٞك٤ي–ٝأك٠َ ٓلاف  ،طزو٠ أك٠َ ىٍع ٗ 

."ٖٝٓ ػٔش لا ٣ٌٔ٘٘خ حٗظظخٍ ٗظخثؾ ٓؼ٤َس ٖٓ حُزيح٣ش ،ُظؼو٤ق أًزَ ػيى ٖٓ حَُ٘حثق
4
 

 إشكانُح انرؼشَة:  1.2

ش حُؼَر٤ش ك٢ ٝٓطٜخ حُطز٤ؼ٢ ك٢ حُـِحثَ ق ُٜخ حُظ َٝف ُْٝ طٔٔ ،ُْ طؼٖ حُِ ـ

  ٞ خص حلأهَٟ حُظ٢ طل٤خ رخلآظؼٔخٍ ٝحُظلخػَ  ،ٍحلآظؼٔخ٣ٍش رخُ٘ٔٞ ٝحُظط ٓؼِٜخ ٓؼَ حُِ ـ

كَٓخٕ "ٝٓغ حلأؿخٗذ ك٢ َٓكِش ػخ٤ٗش. ٝ ،ر٤ٖ ٓٔظؼ٤ِٜٔخ حُٔل٤٤ِٖ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘

ػط َ أؿ٤خلا رٌخِٜٓخ ػٖ  -٣وٍٞ ى. ػِ حُي٣ٖ ٛلَح١ٝ -ْ ُـظْٜحُـِحث٤٣َٖ ٖٓ طؼِ  

                                                             
1 Voir Des instituteurs par milliers 6 Mai 1967 (n°606). 
2Voir Des instituteurs par milliers 

               الكم والكٌف من حٌث المعلمٌن والبرامج التعلٌمٌة.*

 3 Ibid 

 
4 bid. 
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ٝرؼي ًُي ر٤ْٜ٘  ،ش حُٔظؼِٔش ْٜٓ٘ طلخٝص ػوخك٢ ١ٝزو٢ٝهِن ُيٟ حُوِ   ،سٓٞحًزش حُل٤خ

."ٝر٤ٖ حُلجخص حلأهَٟ ُِٔـظٔغ
1
 

ش حلأّ ٤ُٔض ٓـَى ٓ٘ظٞٓش ٖٓ حلإٗخٍحص  ،ٝاٗٔخ ٢ٛ ٣َ١وش طل٤ٌَ ٝهخػيس ٓظ٤٘ش ،إ حُِ ـ

٠ ُْٜ حٓظ٤ؼخد ػوخكخص أهَٟ ىٕٝ ٠ ٣ظٔ٘  كظ   ،وخكش حلأ٤ِٛش ُِ٘خٗجشز٠٘ ػ٤ِٜخ حُؼ  ط  

٣ٞؿي كَم ر٤ٖ طل١َ٤ٌ "ًٔخ ٤٘٣َ ا٤ُٚ ٓخُي كيحى ك٢ هُٞٚ:  ،كٔخّ رخلاؿظَحدا

حُؼَر٢ ُٝٔخ٢ٗ حُل٢َٔٗ، ٤٠٣ٝق رؤٕ حُؼوخكش ط٘ٔٞ لا ٓلخُش ٝىحثٔخ ػ٠ِ كٔخد ػوخكش 

٢ ٖٓ حُٔخىس حُظ   -حُٔظِو٢ حُٔلٞ–كٌٔ٘ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش ٣ظـٌٟ حُطلَ  ،أهَٟ

 "٤ِٚٗوظَكٜخ ػ٤ِٚ ٝٗٔ٘لٜخ ُٚ أٝ ٗلَٟٜخ ػ
2
ٙ  حلآظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ٝط٤ًَِٙ  ، كلََِ

ؿؼَ ٖٓ حُظؼ٤ِْ ٝهظٜخ "طؼ٤ِٔخ  ،ـش ٝحُٔ٘ظٞٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش ُٜخُلٚػ٠ِ ط٤٤ٌق حُِ  

ش حُؼَر٤ش ش حُل٤َٔٗش  ،حٓظؼٔخ٣ٍخ رلظخ لا ٣ؼظَف رخُِ ـ ٝلا ٣و٤ْ ُٞؿٞىٛخ أ١ كٔخد، كخُِ ـ

٢ٛ ٝكيٛخ ُـش حُظي٣ٍْ ك٢ ؿ٤ٔغ َٓحكَ حُظؼ٤ِْ"
3

ط وظَف ك٢ "ـش حُؼَر٤ش ًٝخٗض حُِ    

ًِـش أؿ٘ز٤ش، لا ط وظخٍ الا ٗخىٍح ٖٓ ١َف  حلأٛخ٢ُحُٔلظٍٞ ػ٠ِ أر٘خء –حُظؼ٤ِْ حُؼخ١ٞٗ 

حلأٍٝٝر٤٤ٖ.
4
 

 َٔ ٓ ؼط ِش ػٖ ٜٓٔظٜخ حلاؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٢ٛ ُـش ٓٔظؼ َس ُـش ؿ٣َزش ك٢ ٝٓطٜخ ٝ

ظؼ٤ِْ ٍَٟٝس يٍٝٛخ حُل١ٞ٤، كٌخٕ طؼ٣َذ حُُحٓظؼخىس ِٝٓٔٞرش، ٝطلظخؽ ا٠ُ طل٣ََ ٝ

ش ٝهظٜخ ش ٣لَٟٜخ كخٍ حُِ ـ ٝٗظ٤ـش ري٤ٜ٣ش ُِٝحٍ حلآظؼٔخٍ. كخُظؼ٣َذ ك٢ ٗظَ  ،*ِٓل 

َ  ١ز٤ؼ٤خ ٝٓ٘طو٤خ ك٢ ا١خٍ ٓلٞ  ،ٝلا هَحٍح ح٤ُْ ٤ِٓس ٝلا حهظ٤خٍ"حٌُخطذ   ـ َٔ رَ ٣ 

لن ٓغ اػخىس ىٓؾ حُزِي ك٢ ٝ ر٘خء حُـِحثَ حُـي٣يس، ٣ٝظ   ،ٔشحلآظؼٔخٍ ػٖ حُـِحثَ حُوي٣

                                                             
1
 بتصرف. 1، صد عز الدٌن صحراوي، الل غة العربٌة فً الجزابر: التارٌخ والهوٌة، جامعة فرحات عباس سطٌف  

2 Ecole primaire et culture, 3 Décembre 1967.  
 .71د عز الدٌن صحراوي، الل غة العربٌة فً الجزابر: التارٌخ والهوٌة، ، ص  3
ام الأمان( فً المحافظة على الثمافة العربٌة  7637لعبت جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن التً تأسست عام *  ونشر دورا بالغ الأهمٌة)صم 
عة ولكنها متكاملة)المٌد   ان الت علٌم العربً الإسلامً على نطاق واسع حٌث شملت مدارسها فً كافة المناطك الجزابرٌة، ثلاثة مٌادٌن متنو  

نً -العلمً ة والنوادي فً الجزابر و-المٌدان الدٌ  فرنسا وكان المٌدان التهذٌبً( ، أما مؤسسات هذه المٌادٌن فكانت المساجد، والمدارس الحر 
صلاح من غاٌاتها الكبرى نشر الل غة العربٌة بٌن أبناء الش عب على نطاق واسع وإحٌاء الث مافة العربٌة الاسلامٌة. وكان من أهدافها أٌضا إ

 أسالٌب الت علٌم وإصلاح الكتب المدرسٌة
 

4 L’institution des langues autour de René Balibar,  
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ظٚ ح٤٘١ُٞش ٝاػزخص ٝحٓظؼخىس ٣ٞٛ   –حُظ٢ طْ ا٣وخكٜخ ريهٍٞ حلآظؼٔخٍ –ٍطٚ حُظخ٣ٍو٤ش ىٝ

"ٝطؤ٤ًي ٗو٤ٜظٚ حلأ٠ُٝ ٝحُلو٤و٤ش
1
 . 

لأٗٚ ًخٕ أكي أٛيحف ػٍٞط٘خ  ،كِْ طٌٖ كٌَس رَ ه٘خػش حُظؼ٣َذ ُظ٘خهٖ رؼي حلآظولاٍ

ؽ ك٣َظ٘خ ٝؿؼِ٘خ ِٗظو٢ ٓغ ًٝحط -٣وٍٞ كي حى–حُظل٣َ٣َش   ٞ  ٘خ.ٝطلو٤وٚ ط

ش كبٕ حلإٗٔخٕ ك٢ أػٔخهٚ لا ٣ٔظط٤غ حًظٔخد ػوخكش  ،ٝرؼ٤يح ػٖ حُ٘ظَس حُؼخ١ل٤ش ُِ ـ

ك٢  –ٝ حُظ٢ ٣ظٞهق ػٖ حٓظؼٔخُٜخ رٔـَى هَٝؿٚ ٖٓ حُٔيٍٓش  ،أ٤ِٛش رِـش ح٥هَ

ٖ  أٗٚ ربٌٓخٗٚ كَٗٔش  -كخُش حُـِحث٤٣َٖ هزَ حلآظولاٍ "كوي أهطؤ حلآظؼٔخٍ ػ٘يٓخ ظ

ٝرٌُي لا ٣ظـخٝرٕٞ ٓؼٚ رخُل٤َٔٗش" ،ش ك٢ ر٤ٞطْٜأٗخّ لا ٣ظٌِٕٔٞ حُل٤َٔٗ
2

، ٝػ٤ِٚ 

٣ٔظط٤غ ٖٓ ٝ ،١ز٤ؼ٤خ ٝطخ٣ٍو٤خ لأٓش رؤًِٜٔخ طٌٕٞ حُؼوخكش حلأ٤ِٛش ُيٟ حُلَى حٓظيحىح

هلاٍ ٌٛٙ حُوخػيس إٔ ٣ٔظٞػذ ػوخكخص أهَٟ ؿ٣َزش ػٖ طَحػٚ ٍٝٓٞٝػٚ "ٝلإٔ حُـِحثَ 

  ،ٝلا ؿٔٞٝ... ٝرظل٣ََ حُـِحثَح٤ُّٞ ٓٔظوِش ٗٔظط٤غ إٔ ٗيٍّ ٤ُٞٓخٍ ىٕٝ حُظزخّ 

ٍٗخ ٤ُٞٓخٍ أ٠٣خ"  َ ك
3
  َٔ ش حُل٤َٔٗش ك٢ ؿِحثَ ٓٔظؼ َس كيٍحٓش حلأىد حُل٢َٔٗ رخُِ ـ

 ٤ُْٝ طٌٝهخ ُـٔخ٤ُخص حٌُِٔش. ،٣ؼظزَ أىرخ ٓلَٟٝخ روٞس حلآظؼٔخٍ

ً ِ حٌُخطذ ػ٠ِ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش حُظ٢ ًخٕ  ،ٝرٔخ إٔ حُز٘خء ٣ٌٕٞ ػخىس ٖٓ حُوخػيس كوي ٍ

ٍ ػ٤ِٜخ ًؼ٤َح رؼي حلآظولاٍ، ٝر٢٘ء ٖٓ حُظل٤َِ ٟٝق حلأٛيحف حُزؼ٤يس حُظ٢ ًخٕ ٣ؼ  ٞ

ٌٕٗٞ  -٣وٍٞ-كٔغ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش ٝحُظؼ٣َذ حٌُِ ٢"٣٘٘يٛخ حُظؼ٣َذ ك٢ حُـِحثَ، 

إٔ طؼ٤ِْ ُـظٜخ ًخٕ حُظ٢ ُْ طٌٖ كَس ا٠ُ ىٍؿش  ،كو٤وش رِٜيى هِذ ٛللش ؿِحثَ حلأْٓ

ٜخّ ٌُٜٙ حُٔيٍٓش ٣ظـٔي ػ٘يٓخ ٣ِظو٢ أ١لخٍ حُزِي حُٞحكي ٝحُيٍٝ حُ .ٓلظٍٞح ػ٤ِٜخ

ش ٗلٜٔخ ٝحًظ٘خف طَحع ٓ٘ظَى. ك٢ ٌٛٙ حُٔيٍٓش  ،ُٔٔخع حُٔؼِْ ٗلٔٚ ٝىٍحٓش حُِ ـ

د حُظلا٤ٌٓ ك٢ ٗلْ حُٞهض  َ ٣ٜٝزلٕٞ ؿيح ٓٞح٤٘١ٖ  ،حلارظيحث٤ش ُِـِحثَ حُٔٔظوِش ٣ظؼ

َ  ٝ ،ٓظـخ٤ٖٔٗ ُزِي ٝحكي  ظ٘ظ٢ٜ حلاهظلاكخص حُٔٞؿٞىس ر٤ٖٝرٌُي ٓ .ر٤ٖ ر٘لْ حُظ٣ٌٖٞٓ٘

ؿخءص ٓزخَٗس ٖٓ حلاػظيحء ٝحُزظَ  ٌٜٙ حلاهظلاكخص ك ،حُٔؼَر٤ٖ  ٝحُٔل٤َٖٔٗ ا٠ُ حلأري

                                                             
1 Ecole primaire et culture. 
2 La repossession d’une pensé, 9Janvier 7691 (n°817). 
3 Ecole primaire et culture. 
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"طـخْٗ حُظؼ٤ِْ ٤ٌ٣ ق ٣ٝو١ٞ حُظٔخٓي حُؼوخك٢ ُيٟ حُٔـٔٞػش ح٤٘١ُٞشٕ لأ ،ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ
1
  

ٔخ ٗظَس طٞك٤و٤ش ر٤ٖ ًخٗض ُٚ ىحث ،ؼ٣َذ١ ىحكغ ػٖ حُظ  حٌُ   )ٓخُي كي حى( حٌُخطذ حُٔلَْٗ

ؼظزَ ١َٗخ ٣ٍَٟٝخ ح١ٌُ ٣   ،ٓوظِق حلاطـخٛخص ٝحُظ٤خٍحص ُٜخُق حٓظوَحٍ حُزلاى

َ   .ُليٝع حُظ٤ٔ٘ش ٌٛح "ظخ ك٤خٍ كٌَس حُظؼ٣َذ ٣ٝوٍٞ: ٣ٖ أريٝح طلل  ػ٠ِ رؼٞ حٌُ   ى  ك٤َ

لا ٣ـذ إٔ ٗؼظزَٙ حٗـلاهخ ُِـِحثَ ػ٠ِ  ،حُظؼ٣َذ ح١ٌُ ٣ ل٤َ  حُزؼٞ ٖٓ أٛيهخث٘خ

كخص حلأهَٟ حُظ٢ طٔخْٛ ٓؼِٜخ ٓؼَ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ك٢ اػَحء حُؼوخكش حُؼخ٤ُٔش ٝحٗظٜخٍ وخحُؼ  

٘غ ٟي  ػوخكش، رَ ُٜخُلٜخ لإٔ حٌُ   ٤ ِ حلإٗٔخٕ. ٌٛح حُظؼ٣َذ لا ٣ٜ  ٓٞف  ،ِٗخ رؤٛخُش١ ٣ٔ 

٢٘ أًؼَ ش رؼطَ ُٖ طٌٕٞ ط٘خك٤ٔ   ،ٝػوخكش طلظَّ ٗلٜٔخ .وخك٢ حُؼخ٢َُٔحع حُؼ  حُظ   ،٣ ـ

"حٓز٣َخ٢ُ
2

ش حُل٤َٔٗش أٝ ُـخص أهَٟ اٗٔخ ًخٕ ٌٗلا ٖٓ أٌٗخٍ  ، ُْٝ ٣يٕ حُظؼ٣َذ حُِ ـ

ٌ َ  ،ٓلٞ حلآظؼٔخٍ ٝٗخهَ ١ز٤ؼ٢ ُِلٌَ حُـِحث١َ  -كٔذ ٍأ١ حٌُخطذ–ٝٛٞ لا ٣٘

ش حُل٤َٔٗش ش حُل٤َٔٗش أٝ رخُِ ـ ك٤غ ِٗظو٢ ٓؼٚ  ،ٓ٘خًَ ٝلا ٛؼٞرخص أًؼَ ٖٓ طؼ٤ِْ حُِ ـ

ٚ  حُؼٔخٍ ٝحُٔ٘خٛؾ ٝحُٔ٘٘آص.  ر٘لْ حُٔ٘خًَ ٝٗٞحؿٚ ٗلْ حُٜؼٞرخص  ك٤ٔخ ٣و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Voir Ecole primaire et culture 
2Ibid. 
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 :الأدب .2

ش  ١َف ٓخُي كيحى ه٠خ٣خ ٓظؼيىس )ك٢ حُٔيٝٗش ٓلَ حُيٍحٓش( طوٚ حلأىد ٝحٌُخطذ ٝحُِ ـ

ٝؿ٤َٛخ، ٝػخُـٜخ رؼٔن ٝحهظَف كِٞلا ٍآٛخ ٓ٘خٓزش ك٢ حُظَٝف حُظ٢ كٌٔض حُيُٝش حُلظ٤ش 

ٖ حُٔوخلاص حهظٜض رٟٔٞٞع حلأىد ٝحٌُخطذ رؼي حلآظولاٍ، ك٘ي ص حٗظزخٛ٘خ ٓـٔٞػش ٓ

ش اٟخكش ا٠ُ كؼَ حٌُظخرش ٝحلاريحع حٌُ ١ ٣ٔظ١ٜٞ حٌُظ خد حُ٘خٗج٤ٖ ىٕٝ إٔ طٌٕٞ ُي٣ْٜ  ،ٝحُِ ـ

  .ُلؼَ أٝ حُٜزَ ػ٠ِ ٓ٘ٞحٍٙ ح٢٘٠ُٔىٍح٣ش رؤٍٛٞ ٌٛح ح

ٝرٌُي طٌٕٞ ٌٛٙ حُٔوخلاص هي ٓٔض ًَ ٓخ ٣وٚ حُٜٔ٘ي حلأىر٢ طو٣َزخ، ك٢ ػخ٤ُٔظٚ 

ؼش  طخٍس أٝ ٤٘١ٝظٚ حُٔليٝىس طخٍس أهَٟ، ٤َ٘ٗٝ ك٢ ٌٛح حُٜيى ا٠ُ إٔ حُٔوخٍ حُٞحٓ

" ٍ  ٞ " حٌُ ١ ؿخء ك٢ هْٔ كِوخص ٓظظخ٤ُش ٖٓ ػظًح الأدب انجزائشٌ وتؤصهحُٔط

 أهٌ حُلع حلأٝكَ ٖٓ حُٔزخكغ لأٗٚ ١َم ٓٞح٤ٟغ ٓظؼيىس. A3ٓوخّ

 ٝطٌٕٞ حُٔوخلاص َٓطزش كٔذ ظٍٜٞٛخ ًخُظخ٢ُ:

- Grandeur et misère de la littérature algérienne 

Problème culturel en Algérie 3/4/5/7/8 Février 1966. 

-  Le seul respect que je dois à Camus 18 Février 1967. 

-  Les générations se continuent vingt ans et plus 25 Février 1967. 

- De l’écrivain et du lecteur citoyen et sujet 1er Avril 1967. 

- En marge du poème et du roman Littérature et journalisme 8 

Avril 1967. 

- Au fil des lettres 15 Juillet 1967. 

- Fixer l’éternité 31 Septembre 7691. 
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 الأدب انجزائشٌ تانرؼثُش انفشَضٍ قثم الاصرقلال:5.2

ُْ طٌٖ حلأ٤ٓش حُظ٢ ػخ٠ٗ ٜٓ٘خ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ  ظخَٛس ػخٍٟش، رَ ًخٗض حٓظَحط٤ـ٤ش 

ٓ٘ظ ٔش حٓظٜيف رٜخ حُٔٔظؼَٔ حُلَى حُـِحث١َ ك٢ أػٔخهٚ، ٝٓغ ًُي حٓظطخػض كجش ه٤ِِش 

ش كظ٠ ٖٓ أر٘خء ٌٛح حُ٘ؼذ حلأ٢ٓ حُظؼِْ ك٢ حُٔيحٍّ حُ٘ظخ٤ٓش ح ُل٤َٔٗش، كؤطو٘ٞح حُِ ـ

ٝٓخ اٗظخؿْٜ ك٢  ،رٜخ  ا٠ُ ىٍؿش  حلإطوخٕ ٝحلإريحعٛخٍص أىحس ٤١ ؼش ك٢ أ٣ي٣ْٜ، ًٝظزٞح 

ش  ٌٛٙ حُلظَس ٖٓ ٗؼَ ٝٗؼَ الا ى٤َُ ػ٠ِ ًُي. ٝحػظ زَص حَُٝح٣ش حُـِحث٣َش رخُِ ـ

ٌ ٖ حٌُظ خد ٖٓ ح لأىحس حُل٤َٔٗش ٗخٟـش رٔـَى ٝلاىطٜخ ٣ٝؼٞى حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ طٔ

٣ٞش ٝحُظ٣ٌٖٞ  ًخٗض ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٓظويٓش ك٢ حُظٍٜٞ ًٔخ حُؼخ٢ُ ُيٟ حُزؼٞ ْٜٓ٘، حُِ ـ

ش حُؼَر٤ش ٝػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حلإطوخٕ ٝحلإريحع، ٣ٝؼٞى ٌٛح  طخ٣ٍو٤خ ػ٠ِ حَُٝح٣ش رخُِ ـ

 ،حُظويّ ا٠ُ إٔ طؼ٤ِْ حُِـش حُؼَر٤ش ًخٕ ٓلٍٜٞح ك٢ أكٖٔ أكٞحُٚ ك٢ حُِٝح٣خ ٝحٌُظخط٤ذ

   لإٗظخؽ حُٔلظْ٘ آٌٗحى ًح ١خرغ طٞؿ٢ٜ٤ اٛلاك٢.ًٝخٕ ح

ش حُل٤َٔٗش  ًخٗض حُـِحثَ ٖٓ ٟٖٔ رِيحٕ حُؼخُْ حُؼخُغ حُظ٢ ػَف أىرٜخ ح٢٘١ُٞ رخُِ ـ

ٛيٟ ًز٤َح ٝاٗظخؿخ أًؼَ هٜٞرش
1

  ،، َٝٓس أهَٟ طؼٞى حلأٓزخد حُظخ٣ٍو٤ش ا٠ُ حُٞحؿٜش

ٕ ٣ٌٕٞ ريٕٝ أػَ ػ٠ِ ك٤خس لإٔ حلآظؼٔخٍ ح١ٌُ ٣يّٝ هَٗخ ٜٝٗق ٖٓ حُِٖٓ لا ٣ٌٔ٘ٚ أ

رخُ٘ٔزش  -كخٌُخطذ رخُ٘ٔزش ُٔخُي كيحى ٛٞ ٗظخؽ حُظخ٣ٍن ٝ حلآظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ .حلأكَحى

ٌ َ ؿِءح ٖٓ طخ٣ٍو٘خ ح٢٘١ُٞ . ٝٗظَح ٤ُِٔخم حُظخ٣ٍو٢  -ا٤ُٚ ٗج٘خ أّ أر٤٘خ ٣٘

 ٌِ ٘  ٓ ؿي ك٤ٚ ٌٛح حلأىد "ًخٕ أٝلا ٓلاكخ اؿخرش ػ٠ِ هطخد أكٌخٍ   ٝ َس ٝحلاؿظٔخػ٢ ح١ٌُ 

حٓظؼِٜٔخ حُٔٔظؼَٔ"
2
كٌظذ أر٘خء حُـِحثَ ػٖ ١ْٜٝ٘ ٓٞظل٤ٖ ٗو٤ٜخص ؿِحث٣َش  

ُٔؼخُـش حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٓٔض حُٔـظٔغ ك٢ أٗخٙ حُؼ٤ٔوش ٣ٞٛٝظٚ ح٤٘١ُٞش، ا٠ُ ىٍؿش حػظزخٍ 

حٌُخطذ حُـِحث١َ ٛخكذ ٌٓٛذ أًؼَ ٓ٘ٚ ٓزيع "لأٗٚ ٓؼوق ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ًخٕ 

                                                             
1 Voir Charles Bonn, La Littérature algérienne de langue française et ses lecteurs, imaginaire et discours 
d’idées, Ottawa, éditions Naaman1974 p12. 
2Ibid p16. 
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رخُ٘ٔزش ٌُٔٛذ ٓخ  ٝكظ٠ طٔؼ٤َ ٌٛح حٌُٔٛذ، كٔخُي  ػ٤ِٚ إٔ ٣ظ وٌ ٓٞهلخ ٝ ٣ليى ٗلٔٚ

.كيحى، ٜٓطل٠ َُ٘ف ٝٓخُي رٖ ٗز٢ ْٛ ٌٓٛز٤ٕٞ أًؼَ ْٜٓ٘ ٓزيػٕٞ"
1
  

ٌُٖٝ اًح ًخٕ حٌُخطذ ٛٞ ٗظخؽ حُظخ٣ٍن ًٔخ أِٓل٘خ لا ٣ٌٔ٘ٚ رؤ١ كخٍ ٖٓ حلأكٞحٍ ٟٝغ 

كخٍ ٝهخٛش اًح ًخٕ حُٔؼوق ٛٞ ُٔخٕ  ،كي ر٤ٖ اريحػٚ حُل٢٘ ٝٓٞهلٚ ٖٓ حُؼٍٞس

خ ًٔخ ٣وٍٞ  َٜ طِ َٞ ٓـظٔؼٚ، كظـي حُزلاى رٌُي ٖٓ ٣ؼز َِ ػٜ٘خ ٖٓ هخُٚ أػٔخم أك٘خء ر٘  

 ٓخُي كيحى.

ػ٠ِ ػٌْ ح٣ٌُٖ ًظزٞح هزِْٜ ػٖ ؿِحثَ حُْ٘ٔ ٝح٤ُٔخكش حلآظؼٔخ٣ٍش ىٕٝ ًًَ ُِلَى 

حُٔٞح١ٖ ٝلا كظ٠ ػ٠ِ ٓز٤َ حُظٔؼ٤َ "كل٢ ٍٝح٣ش حُطخػٕٞ حُظ٢ ؿَص أكيحػٜخ ك٢ 

رؼ٣َٜ٘ظٚ حُٞحػ٤ش أٝ ؿ٤َ حُٞحػ٤ش ا٠ُ كي ػيّ ط٣َٜٞ ٜٓخد  Camusَٝٛحٕ ىكغ 

رخُطخػٕٞ ٖٓ حرظٌخٍٙ، ٝلا كظ٠ ٓٞرٞء ػَر٢ ٛـ٤َ ٝحكي، ٝحكي كو٢، َٓحػخس 

ُِٔزيأ"
2
 

ِٚ أٝ   ٔ ًَ ٝٗظَح لأ٤ٔٛش حلأىد حُـِحث١َ حٌُٔظٞد رخُل٤َٔٗش ٣ٔظيػ٢ حُلي٣غ ػٖ 

 .لا ٣ظٔغ ُٚ حلأَٓ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ٚ ٓٔخٓٔظٞحٙ حُل٢٘ أٝ ه٠خ٣خٙ حُٔظؼيىس رلؼخ هخثٔخ رٌحط

ٝٓغ ًُي ٤َ٘ٗ ا٠ُ إٔ حلإٗظخؽ حلأىر٢ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٝحَُٝحث٢ ٓ٘ٚ ػ٠ِ حلأهٚ ػَف 

ٝٓغ أٜٗخ ُْ  7611ٓ٘ؼطلخ كخٓٔخ رؼي ٛيٍٝ ٍٝح٣ش " حُيحٍ حٌُز٤َس" ُٔلٔي ى٣ذ ٓ٘ش 

طٌٖ أٍٝ ٍٝح٣ش
3
ح٠ُٕٔٔٞ، اً  ؿِحث٣َش رخُِـش حُل٤َٔٗش الا أٜٗخ ؿخءص ٓوظِلش ٖٓ ك٤غ 

ٍص   ٞ ً٘لض َُِأ١ حُؼخّ ػٖ ْٝٛ حُظؼخ٣ٖ ح٢ُِٔٔ ر٤ٖ حلأٛخ٢ُ ٝحُٔؼ٣َٖٔ، ٝٛ

                                                             
1 Voir Charles Bonn, La Littérature algérienne de langue française et ses lecteurs, imaginaire et discours 
d’idées, p.79.  
2En Nasr Le seul respect que je dois à Camus 18 Février 1967, n°   

 رواٌات هً: 1حوالً  7611-7611ظهرت فً الفترة ما بٌن   3

Zohra , la femme du mineur*  7611 .لعبد المادر حاج حمو 

Mamoun, l’ébauche d’un idéal* 7611 .لشكري خوجة 
El-Euldj, captif des barbaresques* 7616 .للكاتب نفسه 

Myriem dans les palmiers* 7631 .لمحمد ولد الشٌخ 

Boulenouar jeune algérien* 7611 .ًلرشٌد زنات 

Leïla jeune fille algérienne* 7611 .لجمٌلة دباش 

 "إدرٌس" لعلً الحمامً.*

   7611مولود فرعون       * Le fils du pauvre         لمالن بن نبً. 7611"لبٌن" *
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حُٔؼ٤٘ش حُوخ٤ٓش ُِـِحث٤٣َٖ ٝٓؼخٗخطْٜ ٖٓ حُـٞع ٝحُلوَ، ١َٝهض ٟٓٞٞع ح٠ُ٘خٍ 

ًٝخٕ ٌٛح حُطخرغ .**ح٤ُٔخ٢ٓ ١َٝكض طٔخإلاص ػٖ ٓلّٜٞ ح١ُٖٞ ٝح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش

س لأىد ٓخطو٣َزخ حُٔٔش ح  .هزَ حلآظولاٍ ٤ُِٔٔ 

 أثش انثىسج فٍ أدب يا قثم الاصرقلال: 2.2

ًٝخٕ حُظخ٣ٍن  ،حؿظٔؼض حٌُظخرش ك٢ حُلظَس حلآظؼٔخ٣ٍش كٍٞ حُؼٍٞس ًٟٔٞٞع ٍث٢ٔ٤

َٔش ٌَُ حٌُظخرخص  ِٓ ش حُل٤َٔٗش ػخٓشكخَٟح ًٟٔٞٞػش ٓئَ كخلأىد ح١ٌُ  .حُـِحث٣َش رخُِ ـ

رآهَ ك٢ رلغ ٓٔظَٔ ػٖ حلأٗخ  ُٝي ك٢ ر٤جش حٓظؼٔخ٣ٍش ٝؿي ٗلٔٚ ٓولٔخ رٌَ٘ أٝ

ـ٤ زشَ ٖٓ ١  ٔ ُْٝ ٣زن حٌُخطذ حُـِحث١َ ك٢ رَؿٚ  .َف حلآظؼٔخٍحُٔلوٞى ٝح٣ُٜٞش حُ

حُؼخؿ٢ ٝٗخػ٣َظٚ حَُٔٛلش ٓ٘ظظَح ٓخ ٓظٔلَ ػ٘ٚ حُؼٍٞس، رَ ْٜٓ٘ ٖٓ ًخٗض ُي٣ْٜ 

ٗ٘خ١خص ٓزخَٗس ٓغ ؿزٜش حُظل٣ََ هخٍؽ ح١ُٖٞ، كيكغ رْٜ حلاكٔخّ رخلاٗظٔخء َٝٓحٍس 

ُظِْ ا٠ُ حُظ٣َٜٞ ح١َُِٓ ٌُٜٙ حُٔؤٓخس ك٢ ًظخرخطْٜ، ك٤وٍٞ ًخطذ ٣خ٤ٖٓ ك٢ رؼٞ ح

ط٣َٜلخطٚ حُٜلل٤ش "ٍحكوظ٢٘ ٗـٔش ك٢ ؿ٤ٔغ أٓلخ١ٍ... ً٘ض ك٢ أٝحهَ حلأٍرؼ٤٘خص 

ػزَ ٝػخٓلا ٜٓخؿَح ك٢ رخ٣ٍْ ًٝ٘ض ك٢ ٗلْ حُٞهض ٓ٘خٟلا ك٢ حُؼٍٞس حُـِحث٣َش، 

ٗـٔش لإك٤خء حٗظلخٟش ػٞحٍ ٢٘١ٝ"ٍٝح٣ش ٗـٔش ً٘ض أػَٔ لأػ٤ٖ ًٝ٘ض أًظذ 
1
 

٤ًٝق ٣و٘غ  ،٤٠٣ٝق كٍٞ ًظخرش ٗـٔش ٤ًق ًخٕ ٣لٌَ ك٢ ٟٝغ حُـِحثَ ك٢ ًظخد

ٛ ٕٔٞحُل٤٤َٖٔٗ رؤٕ حُـِحثَ ٛ -ٝطزو٠ ٣ٍِٓش ٗـٔش  .٢ ؿِحثَ ٗـٔش ٤ُٝٔض ًٔخ ٣ظٞ

ى٤َُ ػ٠ِ  -حُظ٢ ًؼَ  ١خُزٞٛخ ٓؼَ حُـِحثَ حُظ٢ أكزٜخ أر٘خإٛخ ػ٠ِ حهظلاف حٗظٔخءحطْٜ

٠ٍٞ حُؼٍٞس ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش. ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٣ظطَم محمد ى٣ذ ا٠ُ ٟٓٞٞع ح٠ُ٘خٍ ك

حؽ ح١ٌُ ًخٕ ٣طخُذ رَك٤َ حلآظؼٔخٍ ٣ٝـي ُيٟ ػَٔ  َ -ٖٓ هلاٍ ٗو٤ٜش ك٤ٔي ٓ

خءٍ ًَ ٓخ ٣يٍٝ  -رطَ حَُٝح٣ش ح٥ًحٕ حُٜخؿ٤ش ٝحُ٘و٤ٜش حُلخثَس حُظ٢ ًخٗض طٔ 

ٍ ُ٘خ ٓ  ٞ ُٞٞى ٓؼ١َٔ ٝػ٢ حُطز٤ذ ر٠ٍَٝس كُٜٞخ. ٝك٢ ٍٝح٣ش حلأك٤ٕٞ ٝحُؼٜخ ٛ

حلآظـخرش ُ٘يحء ح١ُٖٞ ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ حُؼٍٞس ا٠ُ ؿخٗذ أر٘خء هز٤ِظٚ حُظ٢ أ ر٤يص رؼي ًُي 

 ػٖ رٌَس أر٤ٜخ.
                                                             

1
 .311وطن العربً العدد عن مجلة ال 7699محمد لاسم، الأدب العربً المكتوب بالفرنسٌة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  

 .1عن محاضرات د، أحمد منور، جامعة الجزابر **
 ... الحذف من عند الطالبة
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أٓخ رخُ٘ٔزش ُٔخُي كيحى كٌخٗض ٍٝح٣ظٚ حلأ٠ُٝ حلاٗطزخع حلأه٤َ ٓل٠ٍٞس ك٢ حُـِحثَ 

حُؼخّ رؤَٓ ٖٓ حُـَ٘حٍ ٓخٓٞ لأٜٗخ ط٠ٔ٘ض ًظخرخص ط وَ رخلأٖٓ
1
ٍص طِٔم ٓؼ٤ي    ٞ كٜ

رطَ حَُٝح٣ش ر٤ٖ ٝحؿزٚ ح٢٘١ُٞ ٝك٤خطٚ حُ٘و٤ٜش حُٔظٔؼِش ك٢ كذ ٤ُٓٞخ حُظ٢ حٗظٜض 

ػٖ ٤ٓخم  **رٔٞطٜخ ٝح٠ٗٔخّ ٓؼ٤ي ا٠ُ ٛلٞف حُٔوخٝٓش ُْٝ طوَؽ ٍٝح٣خطٚ حلأهَٟ

حُؼٍٞس ٝحُٔوخٝٓش، ١َٝكض ٌٓ٘لاص ُْ طـي ُٜخ كلا ك٢ كظَس حلاكظلاٍ ٝػٌٔض 

 ُٔـُٜٞش ُِؼٍٞس آٌٗحى. رٟٞٞف ح٥كخم ح

ؿٔض حُٔئُلخص ا٠ُ  كض رٌُي ٓؼخٗخس حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٝٓخكَص هخٍؽ حُليٝى ٝطَ  كؼَ 

ً ٤ لِض ُِو٘زش ٝحٌَُٔٝكٕٞ....كٔخْٛ حلأىد حُـِحث١َ رظٞحٟغ أ٠٣خ ك٢  ُـخص ػي ٣يس ٝ

حُٔوخٝٓش حُظ٢ ًخٗض طـ١َ
2
٤ُْ ُٜخ ٓؼ٤َ لأٜٗخ  -كٔذ حٌُخطذ–ٝحُٜ٘خىحص حُٔؼخ٣٘ش  

٢ٛٝ ؿِء ٖٓ حُل٤خس أٝ  ،١ؼْ ح٣ًٌَُخص حُ٘و٤ٜش ُِٔ٘خًٍش حُلؼ٤ِش ٝحُٔزخَٗس طٔظِي

حُٔخ٢ٟ أٝ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش
3
ى ٣ًًَخط٘خ ٌُظخرش ٓئُق، كؤهِٚ  .  َ ٤٠٣ٝق رؤٗٚ لا ٣ٌل٢ إٔ ٗل

إٔ ٌٕٗٞ ٜٗٞىح ٓ٘خ٤ًٍٖ ك٤ٔظط٤غ حٌُخطذ حُٔٔخٛٔش رط٣َوظٚ ٝربٓلاء ٖٓ حُظخ٣ٍن ك٢ 

ؿؼَ ٌٛح حُليع هخُيح
4

كخُش حٌُخطذ حُـِحث١َ ُٖ ٣ٜزق ٓـَى ٗخٓن لأكيحع ، ٝك٢ 

ٝ ٣ٔظط٤غ ط٣َٜٞٛخ رٌؼ٤َ ٖٓ حُٞحهؼ٤ش ٝحُؼخ١لش  ،حُؼٍٞس لأٗٚ ٓؼ٢٘ رٜخ رٌَ٘ ٓزخَٗ

 حُٔظؤؿـش.

                                                             
1 Tahar Bakri, Malek Haddad l’œuvre romanesque pour une poétique de la littérature maghrébine de 
langue française, l’Harmattan, Paris, 7619. 

  .7611"الانطباع الأخٌر" **  
تروي لصة كاتب جزابري ٌكتب رواٌة عاطفٌة بٌن مولاي وٌامٌناتا  اللذان ٌسكنان واحة فً الصحراء وبعد نفً  7616"سأهبن غزالة"  *

إلى بارٌس أثناء الثورة التحرٌرٌة ٌمدم مخطوطه إلى ناشر بارٌسً دون ان ٌذكر اسمه وبعدها ٌكتشف الناشر هوٌة الكاتب  هذه الرواٌة كاتب
رٌك الشاعر "فرانسوا دي لٌسٌو" صدٌك هذا الأخٌر. وبعد إعجابها بالمصة التً ٌروٌها المخطوط تحاول "جٌزال دٌرون"  زوجة عن ط

. ل بل المخطوط وصار على وشن النشر عندما لرر الكاتب سحبه. وفً سٌاق الحرب  الناشر التعرف على الكاتب وربط علالة حب معه
 ل" والكاتب ولا ت نشر سأهبن غزالة.التحرٌرٌة ٌكسر أٌضا حب "جٌزٌ

إدٌر صالح طبٌب جزابري فً عمده السادس ٌعٌش فً فرنسا وٌعانً من مرض عضال. ٌواجه ابنته التً تلومه  7691"التلمٌذ والدرس" *  

فضٌلة" من والدها على رحٌله عن الجزابر وتخبره بأنها حامل من طالب مطلوب لدى السلطات الاستعمارٌة بسبب نشاطه السٌاسً. تطلب "
د ومساعدتها على الإجهاض لأن ظروف الحرب لا تسمح بالاحتفاظ بابنها. وأمام هذه المعطٌات وبٌنما فضٌلة تغط فً  إحفاء "عمر" الم طار 

 . نوم عمٌك ٌستحضر "إدٌر" فً مواجهة مع نفسة ماضٌه والجزابر المكافحة التً ٌحملها فً للبه وشبابه وشٌخوخته والحٌاة والموت

هً لصة شاعر جزابري "خالد بن طوبال" فً المنفى فً فرنسا ٌمرر زٌارة صدٌك طفولته  7697"رصٌف الأزهار لم ٌعد ٌجٌب"  *   

"سٌمون كادج" الماطن برصٌف الأزهار فً بارٌس والذي أصبح محامٌا بٌنما الجزابر فً حرب. تحاول "مونٌن" زوجة صدٌمه التمرب منه 

-Aixه ٌحب زوجته "ورٌدة" التً بمٌت فً الجزابر والتً كان ٌضن خالد بأنها انضمت للمماومة، وفً طرٌمه إلى "لكن "خالد" ٌصدها لأن
en-Provence مستملا المطار وهو ٌمرأ الجرٌدة ٌكتشف ممتلها فً أحضان مضلً فرنسً فً لسنطٌنة  بعد اعترافها بالجزابر الفرنسٌة "

 .  711، 713، 13، 76ٌلمً خالد بنفسه من المطار وٌنزل إلى الهاوٌة......انظر المرجع السابك، صوبذلن تكون لد خانته وخانت الجزابر ف
2Malek Haddad, En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne3/4/5/7/8 Février 1966 (n°225-229).  

3Malek Haddad , En Nasr, Fixer L’éternité 30 Septembre 1967(n°735).  
4 Op.cit. 
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ٝحػظزََ حٌُخطذ ؿ٤ِٚ ٓلظٞظخ رٔؼخ٣٘ظٚ حُٔزخَٗس أٝ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ُلظَس ػخ٤ُش 

ٝحػظزََ حُٔـخَٓحص حُظ٢  .٤وش ٗلٜٔخك٤غ ًخٗض حُٔٞح٤ٟغ ط ويّ  ا٤ُْٜ ٖٓ حُلو ،حلإٗٔخ٤ٗش

1.ط٘خّ ك٢ حٌُحًَس أٝ ك٢ ح٣ًٌَُخص ٝلا ٗظوخٜٓٔخ أٝ ٣َٜٝٗخ، ٓـخَٓحص ك٣ِ٘ش
كٌخٗض  

حُؼٍٞس ٝٓخُحُض رؤكيحػٜخ ٝٗو٤ٜخطٜخ ُٝٓخٜٗخ ٌٝٓخٜٗخ ٓخىس ٍٝحث٤ش رخٓظ٤خُ، ٝحؿظ٘ض 

٤ِٜخ طل٣َٞحص ٝطـ١َ ػ ،رٜخ حَُٝح٣ش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ طٔظٔي أكيحػٜخ ٓزخَٗس ٖٓ حُظخ٣ٍن

م ر٤ٖ حَُٝح٣ش ًٝظخد حُظخ٣ٍن، ٝأٛزق حُٔظِو٢ ٣ؤهٌ ىٍٓٚ ك٢ حُظخ٣ٍن ٖٓ لَحُ و٤ْك٤٘ش ط

 رٌؼ٤َ ٖٓ حُٔظؼش.ٝ رٌَ٘ ٓخ  حَُٝح٣ش

 انًىقف يٍ انكراتح تانفشَضُح: 2.2

ـش رخُيٍؿش حلأ٠ُٝ، لأٜٗخ ٤ِٓٝظٚ حُٞك٤يس ٝأىحطٚ ح٤ُٜ٘ٔش،  حلأىد ُيٟ حٌُخطذ ٣ؼ٢٘ حُِ 

ش ػخثوخ رخُ٘ٔزش َُؿَ حُؼِْ لأٗٚ ٣ٔظؼِٜٔخ ٓؼَ  ٝك٢ ٍأ١ ٓخُي كيحى هي طٌٕٞ ٌٛٙ حُِ ـ

ٌُٖٝ ٌٛح حُؼخثن ػخ١ٞٗ رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ لأٗٚ لا ٣لظخؽ ا٠ُ ٓوخ١زش حُٞؿيحٕ  ،ٍؿَ حلأىد

ٝطٌٕٞ ٌٛٙ حُِـش ٖٓ ؿ٤َ أ٤ٔٛش رخُ٘ٔزش  .ظويحّ ٍٝف حُِـش ك٢ أىم طلخ٤ِٜٛخٝلا ا٠ُ حٓ

  ٓ لإٔ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ طٔظِي ُـظٜخ حُؼخ٤ُٔش حُوخٛش رٜخ ٝحُظ٢ لا  خص أٝ ح٤ُٓٞٔو٢،خّ ٝحُ٘ل  َُِ

طلظخؽ ا٠ُ طَؿٔخٕ، ٝؿ٤خد حُِـش حٌُٔظٞرش ٛ٘خ لا ٣ؼ٤ن ٍٓخُش ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ
2 

أٓخ حٌُخطذ كٔو٤ي رخٓظؼٔخٍ حُِـش رٔلٜٜٞٓخ ح٤٠ُن. ٣ًٌَٝ ٓخُي كيحى أٓؼِش ٓظ٘ٞػش ك٢ 

ا٠ُ حُل٤َٔٗش ُظٌٝم  ٓوخُٚ )ػظٔش حلأىد حُـِحث١َ ٝرئٓٚ(، كٔؼلا لا ٗلظخؽ 

"ٍٝٗٞحٍ"
3

ش حُل٤َٔٗش  ،، ٌُٖٝ لا ٣ٌٔ٘٘خ طٌٝم "كَُٖ" أٝ "أٍحؿٕٞ" ىٕٝ ٓؼَكش ُِ ـ

ٝلا ٗلظخؽ أ٠٣خ حُظليع رخُز٤ُٗٞٞش ُٔٔخع ر٤ُٗٞٞش "ٗٞر٤ٖ"
4

، لأٗٚ ك٢ كو٤وش حلأَٓ لا 

ٗظليع ُـش رَ ٗلٜٔخ، ٗلٌَ رٜخ، ٗؼ٤ٜ٘خ"
5

، ٤٠٣ٝق ك٢ ٓوخُٚ حلاٛلخٍ طيٍٝ كٍٞ 

                                                             
 1Voir  Malek Haddad , En Nasr, Fixer L’éternité. 
2Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  

 7676دٌسمبر  3وتوفً فً  7117فٌفري  11فً  Limogeمن أشهر الرسامٌن الفرنسٌٌن ، ولد فً   Pierre Auguste Renoirهو  3

 لوحة عبر مشوار فنً دام ستون سنة تمرٌبا. 9111لً وخل ف حوا
وتوفً  7171مارس  7فً بولونٌا فً  Zéalazowa  Wolaمؤلف موسٌمً وعازف بٌانو، ولد فً Frédéric François Chopin هو   4

 .7116أكتوبر  71فً بارٌس فً 
5En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
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ش حُظ٢ ٗلٜٔخ ر ؤٕ حُل٤خُس حُظي٣ٍـ٤ش ُظو٤٘خص ٜٓ٘ش حٌُخطذ طـؼِٚ ٣ظؼٔن أًؼَ ك٢ ٌٛٙ حُِ ـ

 ٢ٛ ٤ِٓٝظٚ حٌُزَٟ ك٢ حُظٞحَٛ ٓغ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢.

ٝأًي ٓخُي كيحى رؤٕ حٌُخطذ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُِـش، ٣ٌٜٔ٘خ ٝطٌٔ٘ٚ ك٤ٜزق ٓو٤ٔخ رٜخ ٝحلأَٓ 

ِٓىٝؿش، ؿَرش ؿـَحك٤ش  ًِٚ ٛ٘خ لإٔ ٌٛٙ حلإهخٓش هي طٌٕٞ ك٢ حُوخٍؽ كظٜزق حُـَرش

ٝؿَرش ُـ٣ٞش ػزَ  ػٜ٘خ ك٢ حكظظخك٤ ش  ٓوخُٚ  ،طٔؼِض رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ ك٢ اهخٓظٚ رلَٗٔخ

حلأٛلخٍ طيٍٝ كٍٞ ٗلٜٔخ: لا ٣ل٢ِٜ٘ حُزلَ حلأر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ ػٖ ٢٘١ٝ ٓؼِٔخ 

ش حُل٤َٔٗش ٔ ٚ رخُؼَر٤ش، ُْٝ  ،طل٢ِٜ٘ حُِ ـ خ ٣ل  ٔ ًُي لأٗٚ ػخؿِ ػٖ حُظؼز٤َ رخُؼَر٤ش ػ

ش ًخٗض أٗي ؿَرش ٖٓ  ،ْ ٌٛٙ حلاُىٝحؿ٤ش ك٢ حُـَرش رخُظٞحُٕ ك٢ ٗو٤ٜظٚطظٔ ٕ  حُِ ـ لأ

ع َٓحٍطٜخ ١ٞحٍ ٓ٘ٞحٍٙ حلأىر٢.  َ َ  ٣لِٜٔخ ٓؼٚ ٣ٝظـ  حُــَحك٤خ كظ

خ٤ٗش ٝحُؼوخك٤ش ٌٓ٘ حُٔيٍٓش  ش حُل٤َٔٗش رلُٔٞظٜخ حُِٔ  ًخٕ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؿ٤َ طؼِْ  حُِ ـ

  ٍ خ ُـش أؿ٘ز٤ش، كظٜزق ُـظ٘خ حلارظيحث٤ش، ًٝخٗض حُِـش حُؼَر٤ش ط ي ّ ك٢ حُؼخ٣ٞٗخص ػ٠ِ أٜٗ 

ٓ٘ل٤ ش ك٢ ػوَ ىحٍٛخ  -كٔذ حٌُخطذ–حلأّ 
1
٣ٝظَط ذ ػ٠ِ ًُي اكٔخّ رخلآظلاد  

ف حُلَى ػ٠ِ ٗلٔٚ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٘خث٤ ش حُٔظ٠خىس حُٔظٔؼِش ك٢ حُز٤ض  ،ٝكويحٕ ح٣ُٜٞ ش  َ كلا ٣ظؼ

خ ػ٘خث٤ ش طٔظِِّ حلاٗٔـخّ ٝحُظٌخ ،ٝحُٔيٍٓش  .ك٢ ط٣ٌٖٞ ٗو٤ٜ ش حُٔظؼِْ  حُ٘خٗتَٓ ٓغ أٜٗ 

أٝ إٔ َٜٗ ح٤ُٖٔ  Gauloisرظِو٤٘٘خ رؤٕ آرخءٗخ ًخٗٞح  -٤٠٣ق حٌُخطذ-كِْ ٣ٌظق حلآظؼٔخٍ

هلٕٞ ػٖ حٓظؼٔخُٜخ  َٞ ٛٞ أؿَٔ حلأٜٗخٍ ك٢ رلاىٗخ، رَ ًخٕ ٌٛح حُظِو٤ٖ ٣ظْ لأ١لخٍ رِـش ٣ظ

رٔـَى هَٝؿْٜ ٖٓ حُٔيٍٓش
2
. 

ُْ ٣ٌٖ أٓخْٜٓ ه٤خٍ ك٢ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ  ،ـش رخُ٘ٔزش ُلأىرخءٝػ٘يٓخ ًخٗض ٌٛٙ ٢ٛ أ٤ٔٛش حُِ

ح٤ُِٓٞش حُظ٢ طٔؼِض ٝهظٜخ ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش حُٞك٤يس حُٔظخكش ػ٠ِ كٔخد حُِـش حلأّ، 

كٌظذ رٜخ ًخطذ ٣خ٤ٖٓ ٝحػظزَٛخ ؿ٤٘ٔش كَد، ٝمحمد ى٣ذ ٝآ٤ٓخ ؿزخٍ ٜٝٓطل٠ َُ٘ف 

ْٛ ك٤ٜخ ٌُْٜٝ٘ أؿٔؼٞح ػ٠ِ ٝؿ٤َْٛ ًؼ٤َٕٝ ك٢ كظَس ػخ٤ُش حُوٜٞرش، كظزخ٣٘ض آٍحإ

ُْ ٣٘يٓٞح كظٔخ ػ٠ِ ٓؼَكظْٜ  -كٔذ ؿٕٞ ى٣ـٞ-أ٤ٔٛظٜخ "كخٌُظخ د حلأًؼَ ًًخء ٝحٗلظخكخ

رخُل٤َٔٗش ٝهخٍ ٓؼظْ حَُٝحث٤٤ٖ حُـِحث٤٣َٖ رؤْٜٗ ٍَٕٓٔٝٝ ٌُظخرظْٜ رخُل٤َٔٗش ٝأْٜٗ 

                                                             
1Voir Les Zéros tournent en rond, p15. 
2 Ibid,  p17. 
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ش حُٔٔظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٓوخٝٓش ٗي٣يس ٟي حلآ ظؼٔخ٤ٍُٔٞح ٓٔظؼي٣ٖ لإٌٗخٍ ٌٛٙ حُِ ـ
1
 

لا ٣ٌٕٞ ُي١ أى٠ٗ  -٣وٍٞ ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ-٤٠٣ٝق ؿٕٞ ى٣ـٞ "ػ٘يٓخ أًظذ رخُل٤َٔٗش

طؼو٤ي، ًخطذ ٣خ٤ٖٓ ٝمحمد ى٣ذ لا ٣وٞلإ رؤٜٗٔخ ِٓٔه٤ٖ ٣ٝوٍٞ ٓخُي كيحى : ٤ُْ ٖٓ 

ش حُل٤َٔٗش، ٛ ٓغ أٜٗخ أؿ٘ز٤ش ػ٘ٚ)ٍؿْ ط٣ٌٞ٘ٚ حُؼوخك٢ حُل٢َٔٗ( لاك٤خطٚ اىحٗش حُِ ـ

 .ٝٓلاكٚ حُٞك٤ي ك٢ حُٔؼًَش طزو٠ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يسٝ

 يأصاج انرؼثُش نذي انكاذة: 1.2

ُزَش ططخٍىٙ ًظِٚ ٝطل٤َ   ٞ وَ  ٓ ش حُل٤َٔٗش ٝظِ ض ػزخٍحص  ػ َف حٌُخطذ رٔٞهلٚ ٖٓ حُِ ـ

ِٔٚ حُوخٛش  ػ٤ِٚ ٓزخَٗس ك٤وٍٞ: "ًًَ ٢ُ ؿخر٣َخٍ أٝى٤ٔ٣ٞ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ حلأ٣خّ، اكيٟ ؿ 

ش حُ ٚ كٌَٙ رٌَ٘ ؿ٤ ي: " حُِ ـ و ِ ً َ اؿخرظ٢ ك٤ٜ٘خ : حُظ٢ طِ  ل٤َٔٗش ٢ٛ ٢٘١ٞٓ، ٝأطٌ

ش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ٓ٘لخ١ حُِ ـ
2

، ٝػخٓش حُٔؼول٤ٖ لا ٣ؼَكٕٞ ٖٓ ٌٛٙ حُؼزخٍس الا ؿِثٜخ 

حلأه٤َ)حُِـش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ٓ٘لخ١(  أٓخ أًؼَْٛ ح١لاػخ هخٍ ػٜ٘خ رؤٜٗخ ًخٗض ٓوُٞش 

ٝحهغ حلأَٓ  ػخٍٟش ٝؿخءص ك٢ ٓؼَٝ حُلي٣غ ر٤ٖ حٌُخطز٤ٖ ٤ُْ الا، ر٤٘ٔخ ًخٗض ك٢

ًَِح ُلو٤وش ٓؤٓخطٚ ك٢ حُظؼز٤َ. َ ٓ  طِو٤ٜخ 

ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي أٗٚ أػخى ًًَ ٌٛٙ حُؼزخٍس رٌؼ٤َ ٖٓ حُظؼٔن ٝحُظل٤َِ ك٢ ٓوخُٚ حُٔطٍٞ 

ػْ ػخى ا٠ُ حُلٌَس ٗلٜٔخ رخُؼزخٍس ٗلٜٔخ ك٢ ، 7697ػخّ كٍٞ ٗلٜٔخ حلأٛلخٍ طيٍٝ 

ؼ  ٔ ًؼٔٞى ٛلل٢ ك٢ ؿ٣َيس  7699 ػخّ رئٓٚ٘ ٕٞ "ػظٔش حلأىد حُـِحث١َ ٝٓوخُٚ حُ

ش ٤ُٔض حطلخهخ ر٤ٔطخ، ٓلاثٔش ر٤ٔطش  ش حُل٤َٔٗش ٢ٛ ٓ٘لخ١ : حُِ ـ حَُٜ٘ ك٤غ ٣وٍٞ: "حُِ ـ

ؼَ ٍٝف ٗؼذ ٝكَى ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ٗظخؿخ   ٔ أٝ ٤ِٓٝش طٞحَٛ ر٤ٔطش، رَ ط

ي، "ٗخٍٍ ُِظخ٣ٍن، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ حٌُخطذ ح٢٘١ُٞ حلأ٤َٛ ٓٔؼلِا ُزلاىٙ ا٠ُ أرؼي ك

ر٤ـ٢" ُْ ٣ٌٖ الا ك٤َٔٗخ "ؿٞص" ُْ ٣ٌٖ الا أُٔخ٤ٗخ، "ؿ٢ًٍٞ" الا ٤ٍٓٝخ، "َٓك٘ظ٤ْ" 

الا آزخ٤ٗخ"
3
٣ٞش ح٤٘١ُٞش ٣ـؼِٚ هخىٍح ػ٠ِ طَؿٔش ٝحهؼٚ   ٌ ٖ حٌُخطذ ٖٓ أىحطٚ حُِ ـ لإٔ طَٔ

                                                             
1.Voir Jean Déjeux, Décolonisation culturelle et monde moderne en Algérie, in Confluent, (janv/fev/mar) 
1965,n°47,p8. 
2Ibid, p8. 
2Voir Les Zéros tournent en rond, p21.  
3Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  
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خٕ حُل٢َٔٗ ٣وٍٞ ٓخُي  ٝأكٌخٍٙ رٌؼ٤َ ٖٓ حُيهش ٝ حلإهلاٙ. أٓخ حٌُخطذ حُـِحث١َ رخُِٔ 

ٜٞ ٟل٤ش ٓزخَٗس ُلاػظيحء حلآظؼٔخ١ٍ، لأٗٚ ١ َى ٖٓ ُـظٚ ٓؼِٔخ حٗظِػض ككيحى، 

٤ٌِٓش حلأٍح٢ٟ ٖٓ حُللاك٤ٖ، كخؿظٜخد حُو٤َحص ك٢ حُـِحثَ ٛلزٚ حؿظٜخد ٣ُِٜٞش 

اًح حٓظَؿغ حُللاكٕٞ أٍح٤ْٟٜ ك٢  -٤٠٣ق حٌُخطذ -ُٝلأىحس حُظٞح٤ِٛش، ٌُٖ حُٔؤٓخس ٛ٘خ

ٞح ك٢ حُٖٔ رٔخ لا ٣ٔٔق ربػخىس  ،٤٣ٖ ٖٓ ؿ٢ِ٤حلآظولاٍ كبٕ حٌُظ خد حُـِحثَ طويٓ 

ش حُل٤َٔٗش ا٠ُ  حُٟٞغ ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ. أهُٜٞخ ريٕٝ َٓحٍس: أظٖ أٗٚ كٌْ ػ٤ِ٘خ رخُِ ـ

حلأري
1
. 

ش حُؼَر٤ش ٣ٌٕٞ ك٢ ػُِش ىحثٔش ٝٓ٘ل٠  حٌُخطذ ح١ٌُ ٤٠٣ن ٛيٍٙ ٝلا ٣٘طِن ُٔخٗٚ رخُِ ـ

 .ٓؼِٔخ ىهَ حلآظؼٔخٍ رلاىٙ ىٕٝ حٓظجٌحٕ ٓلظّٞ ٣ظٔؼَ ك٢ ُـش ُْ ٣وظَٛخ ٝىهِض ك٤خطٚ

ش ح٤٘١ُٞشٝلا ٣ظؤط ٠ حُظـخُٝ حُلو٤و٢ ُِؼُِش رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ الا رظؤ٤ًي ح  لآظولاٍ ٝٓلاهخس حُِ ـ

حُٔز٤َ حُٞك٤ي ُٟٞغ كي ُٔخ ٠ٔٔ٣ رخُو٤زش حُظو٤٘ش ٝحَُٔكِش حُٞرخث٤ش ٖٓ  حُظ٢ طٌٕٞ

حُظخ٣ٍن
2
 

ش حُل٤َٔٗش ٤ُٔض ٓؤ ش طو٤٘ش أٝ ٤ٜ٘ٓش ٝاٗٔخ ٢ٛ ٌِٓ٘ ،ٓخس اٗٔخ٤ٗشٌُٖ حٌُِٔ٘ش ٓغ حُِ ـ

ٝٓخ طويّ  ٖٓ طؼز٤َ ػٖ حُـَرش ٝحُٔ٘ل٠ ٝحُٔؤٓخس ك٢ حُظؼز٤َ ٓخ ٛٞ الا  .رخُ٘ٔزش ٌُِخطذ

ق ِ ٟ "لا أ٣ٍي روُٞٚ  ًُي كن ك٢ حُٔطخُزش رخلأىحس حُظ٢ ٣َحٛخ ٛٞ ٓ٘خٓزش ُٜٔ٘ش حٌُخطذ ك٤ٞ

س. ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ٛٞٓخ إٔ ٣لز٢ٗٞٔ ك٢ ٓٞهق ٝلا إٔ ٠٣ؼ٢ٗٞ ك٢ ٌِٓ٘ش ٝحكي

ش هخٛش  رخُ٘ٔزش ٢ُ ٝلا كٌَس ػخرظش أٝ ٓلززش... ٝأػظزَ ٓؤٓخس حُظؼز٤َ أٝ رخلأكَٟ حُِ ـ

ٝهزَ ًَ ٢ٗء ٌِٓ٘ش ٤ٜ٘ٓش"
3

، ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح حُطَف حٍطـخلا ٖٓ ١َف حٌُخطذ أٝ كزخ 

َ ىٕٝ اػخ ِٔ ٍس ك٢ حُٔـخىُش أٝ حُظلَى ك٢ حَُأ١ ػ٠ِ كٔخد ؿ٤َ ًخَٓ ًظذ رِـش حُٔٔظؼ

ٝاٗٔخ ًخٕ طل٤ِلا ُٞحهغ كَٝ ٗلٔٚ ػٖ ٣َ١ن ٍٓخثَ ٝحطٜخلاص ٖٓ  ؛ًَ ٌٛٙ حُ٘وخٗخص

                                                             
1 . Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
2Voir " Malek Haddad "l’œuvre romanesque, pour une poétique de la littérature maghrébine de langue 
française, p178. 
3 Malek Haddad, le problème de la langue dans la littérature maghrébine, in Confluent, (janv/fev/mar)1965, 
p78. 
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ٜخ حٌُخطذ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٗلخء حُؼخُْ أًيص ك٢  حُوَحء ٝطلو٤وخص ٝٓلخَٟحص هيٓ 

اؿٔخػٜخ ػ٠ِ ٝؿٞى حٌُِٔ٘ش ٖٝٓ حُـزخء اٌٗخٍٛخ كٔذ ٍأ٣ٚ
1. 

أهَٟ ٣طَكٜخ حٌُخطذ ػٖ ٣ٌظذ ٓخُي كيحى حُل٤َٔٗش ٝلا ٣ٌظذ رخُل٤َٔٗش، ٓٔؤُش 

ُْٝ ٣وٜي ٖٓ ٍٝحء ٌٛٙ حُؼزخٍس كذ حُزِٜٞح٤ٗش حُٜٔطِل٤ش ،حُظؼز٤َ رِـش ح٥هَ
2
ٝاٗٔخ  

 أٍحى ٖٓ ٍٝحثٜخ رؤٗ٘خ لا ٌٗظذ ًل٤٤َٖٔٗ.

ش ٗلٜٔخ ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞٗٞ هي ًظزٞح  ُوي حٓظؼَٔ حٌُظ خد حُـِحث٣َٕٞ ٝحُل٤َٕٔٗٞ حُِ ـ

حكيح لإٔ حُٔ٘خػَ ٝ حلأكٌخٍ لا طٔظط٤غ إٔ رخُٜٔخٍس ٗلٜٔخ، ؿ٤َ إٔ حُٔ٘ظٞؽ ُْ ٣ٌٖ ٝ

، ٝهي لا طٔظط٤غ حُِـش -٣وٍٞ حٌُخطذ-طٌٕٞ ػخ٤ُٔش، كلا ٗلذ ٌَٝٗٙ ر٘لْ حُط٣َوش 

كظٜزق رٌُي ٓـَى  َٓحِٓش طو٣َز٤ش  ،حٓظ٤ؼخد أٝ طَؿٔش ًَ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ كٌَ حٌُخطذ

ر٤ٖ حُلٌَ حُؼَر٢ ٝحُظؼز٤َ حُل٢َٔٗ
3
. 

٤َ ُيٟ ؿ٤َ ٓخ هزَ حلآظولاٍ ك٢ حلأ٤ٓش حُظ٢ ٝهلض ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طظٔؼَ ٓؤٓخس حُظؼز

٣٘ظٜذ كخؿِ  -٣وٍٞ ٓخُي كيحى–كخؿِح ر٤ٖ حٌُظ خد ٝهَحثْٜ، كظ٠ ٝإ ًظزض حُؼَر٤ش 

ر٤ٖ هَحث٢ ٝر٢٘٤ ٛٞ حلأ٤ٓش، ٝرٌُي طٌٕٞ ٓؤٓخس حُظؼز٤َ هي ١خُض كظ٠ ح٣ٌُٖ ُْ ٣ لَٓٞح 

ش حلأّ، لإٔ ٤ٍَٛٝس حلإٗظخؽ حلأىر٢  ٝحُل١ٌَ ػخٓش طٔظِِّ ٝؿٞى هَحء ٖٓ حٌُظخرش رخُِ ـ

٣ـؼِٕٞ ٖٓ كؼَ حٌُظخرش ٝحُوَحءس ػـِش ىحثٔش حُيٍٝحٕ " كخُٟٔٞٞع حلأىر٢ ٛٞ 

ٝلا  ،ٝلا ٣ؼِٞ الا رلؼَ ِّٓٔٞ ٠ٔٔ٣ حُوَحءس ،لا ٣ٌٕٞ ُٚ ٝؿٞى الا رخُلًَش *هٌٍٝف

ػيح ًُي لا ٣ٌٕٞ ُي٣٘خ ٟٓٞ هط١ٞ ٓٞىحء ػ٠ِ  ،٣يّٝ الا ٓخىحٓض حُوَحءس ٓٞؿٞىس

( 11م" )ؿٕٞ رٍٞ ٓخٍطَ ٓخ حلأىد؟ ٙحٍُٞ
4
. 

 

 

                                                             
1 Malek Haddad, le problème de la langue dans la littérature maghrébine p11 
2
 .Les Zéros tournent en rond, p35 انظر

3 Ibid., p34-35. 
*La toupie.الزربوط باللغة العامٌة 
4La littérature algérienne de langue française et ses lecteurs, p13.  
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 يىقف انكاذة يٍ انهغّح انفشَضُح: 1.2

ش حُل٤َٔٗش ٝأكْ رـَرش ك٢ أك٠خٜٗخ ٌُ٘ٚ ُْ ٣ظٌَ٘ ُٜخ لأٜٗخ  ػ٠ِ -أكذ ٓخُي كيحى حُِ ـ

ًٔخ أػطظٚ  ،ٝأر٘خء رِيٙحُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ ُِظٞحَٛ ٓغ هَحثٚ  ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس -كي طؼز٤َٙ

ش حُل٤َٔٗش  أٍٝ  حٗلؼخلاطٚ حلأىر٤ش ٝٓٔلض رظلو٤ن ٓٞٛزظٚ ح٤ُٜ٘ٔشحُِ ـ
1
ٝػَف حٌُخطذ  .

رٞػ٤ٚ ٤ًق ٠٣غ حُليٝى ر٤ٖ ٓٞحهلٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطٌٝهٚ ُِـٔخ٤ُخص حلأىر٤ش، كؤٍِٗ حُ٘خّ 

َ حلأىرخء حُل٤٤َٖٔٗ ؿ٣ََس أهطخء ٝؿَحثْ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝ حُؼ٤٣ٌَٖٔ،  ِ ٔ ٓ٘خُُٜخ ُْٝ ٣ ل

ِـِحث٤٣َٖ ٤ُْٝ ُٚ ػلاهش رخُوٞس حلآظؼٔخ٣ٍش٤ُْ ؿ٣َزخ رخُ٘ٔزش ُ -ك٢ ٍأ٣ٚ-ك٤٤َُٞٔ 
2
 

رَ ًخٗض ٛ٘خى ٌِٓ٘ش  ،لأٗٚ ك٢ كو٤وش حلأَٓ ُْ طٌٖ ك٢ حُـِحثَ حُٔٔظؼَٔس ٌِٓ٘ش أىر٤ش

ٌُٖٝ  ،ـٞ ٝك٢ ٝؿٚ أ١ ٓٔظؼَٔ آه٤َرٝٓٞ ٤ٓخ٤ٓش كو٢، ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ ٜٗٔي ك٢ ٝؿٚ ٓخ

-٤٠٣ق حٌُخطذ–٤ُْ ك٢ ٝؿٚ ٤٤َُٞٓ 
3
ػخ٤ُٔش حُؼوخكش . كيحى ح١ٌُ ًخٕ ٣يػٞ ا٠ُ  

ٝٛٞ حُ٘خػَ ٝحَُٝحث٢  ،ٝكٞحٍ حُؼوخكخص كظ٠ ك٢ ػِ حلأُٓش حُـِحث٣َش )حلآظؼٔخٍ(

حُِٔظِّ ح١ٌُ ٝهق ك٢ ٛق حُؼٍٞس حُـِحث٣َش ٝؿؼَ ٜٓ٘خ ٟٓٞٞػخ ٓزخَٗح لإٗظخؿٚ 

ش حُل٤َٔٗش ٣ٞٓخ ُِٔٔخءُش  ُْ ٣ و٠غ  ،حلأىر٢ ػ٠ِ حهظلاكٚ )ٗؼَ، ٍٝح٣ش، ٓوخٍ(  حُِ ـ

حٍ ٝحُظ٤ٟٞق  ىحثٔخ ك٢ حُـِحثَ ٝك٢ كَٗٔخ ٝك٢ رِيحٕ أؿ٘ز٤ش كَٙ ػ٠ِ حُظٌَٝ

رؤٗٚ ٤ُْ ك٢ طل٤ٌَٙ ٝلا ك٢ ٤ِٗ ظٚ اىحٗش  ،أهَٟ، ك٢ ًظزٚ ٝٓلخَٟحطٚ ٝ ٓوخلاطٚ حُٜلل٤ش

ش حُل٤َٔٗش  أٝ ٓلخًٔظٜخ  ٝلا كظ٠ ٓ٘خه٘ش ٝؿٞىٛخ حُِ ـ
4

٣ٝئًي ٖٓ ؿٜش أهَٟ رؤٗٚ لا   

ش حُل٤َٔٗش حُٞك٤ ش حُؼَر٤ش حُظ٢ لا ٣لخًْ  ٝلا ٣ي٣ٖ حُِ ـ يس حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ ٝلا ٣يحكغ ػٖ حُِ ـ

 َ ٛ ٣ٔظٌِٜخ، ك٤ِْ ٛ٘خى ٖٓ ُـش ك٢ حُؼخُْ أك٠َ ٖٓ أهَٟ، ٝحلاهظَحع حٌُز٤َ ح١ٌُ طٞ

ؿي ُـش ط لْٜ ٖٓ ٤ًٞ١ٞ ا٠ُ أى٣ْ أرخرخ:  ا٤ُٚ حلإٗٔخٕ ٛٞ ػ٘يٓخ ػَف ٤ًق ٣ٜٔض ٣ٝٞ 

يس ٛٞ طٞحَٛ أ٠٣خحَُْٓ، حُ٘لض، ح٤ُٓٞٔو٠ ٓؼلا، حُٜٔض ٓؼِٚ ٓؼَ حُؼو٤
5
. 

                                                             
1Voir En NAsr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  
2 Voir LES Zéros tournent en rond, p20. 
3Voir LE problème de la langue dans la littérature maghrébine, p80. 
4 Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne . 
5Op.cit. p79.  
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خص،    ش ٤ُٔض ٌِٓ٘ش ك٢ كي ًحطٜخ لأٗٚ لا ٣ٞؿي طلخَٟ ر٤ٖ حُِ ـ ٖٓ ٛ٘خ ٣ ز٤ ِٖ ُ٘خ إٔ حُِ ـ

ٓؼِٔخ ٣ٌٕٞ حُٜٔض ُـش ٓ٘خؿخس  ،كوي طظٞحَٛ ػوخكخص ٓوظِلش ػٖ ٣َ١ن حلأُٞحٕ ٝحلأٗـخّ

 ر٤ٖ حلإٗٔخٕ ٝػو٤يطٚ.

ش حُل٤َٔٗش  حُظ٢ ًخٗض ٤ِٓٝظٚ حُٞك٤يس ك٢ حُظؼز٤َ ُْ ٣ وقِ حٌُخطذ اػـخرٚ رَ حٗزٜخٍٙ رخُِ ـ

ٚ  ػٖ حُل٣َش َٔ ك٤وٍٞ: ٗطوض ًِٔش حٓظولاٍ لأٍٝ َٓس رخُل٤َٔٗش. ُْٝ ٣وق أ٠٣خ طلٜ

ف أٛيهخثٚ حُل٤٤َٖٔٗ ػ٠ِ ٓٔظوزَ ُـظْٜ، كخُل٤َس ٌٛٙ ططَف اٌٗخ٤ُش حُظؼخ٣ٖ ر٤ٖ   ٞ ُظو

ظ٤ٖ رؼي حلآظولاٍ ش حُؼَر٤ش ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ رخُ٘ٔزش ٌُِخطذ ٌُِٝؼ٣َ٤ٖ ؿ٤َٙ  ،حُِ ـ ػٞىس حُِ ـ

رؼي إٔ ًخٗض ٓلظٍٞس ك٢ حُـِحثَ ٝلاؿجش ا٠ُ رؼٞ حُـخٓؼخص  ،ا٠ُ ػوَ ىحٍٛخ

حُظ٤ٔٗٞش ٝحُٔـَر٤ش ٝهٜٞٛخ حَُ٘م أٝٓط٤ش
1
ٙ حٌُخطذ أ٠٣خ رخُيٍٝ حٌُز٤َ ح١ٌُ  .  ٞ ٗٝ

ٓ ٚ ك٢ حُـِحثَ ُِٔلخكظ رؤٗٚ  لا ٝؿٞى  ش ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش. ٍٝأٟ ُؼزٚ حلإٓلاّ ٝهَي

١ٞ ٌٖٓٔ ىٕٝ إٔ طظويّ ُـش ػ٠ِ أهَٟ، ٝلا ٣ظؼِن حلأَٓ ٛ٘خ رخلاهظ٤خٍ ر٤ٖ ُظؼخ٣ٖ ُـ

ش  ظخٕ حُظؼخ٣ٖ كو٢ اًح ُْ ط طَف أُٝ ٤ش حُِ ـ ظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝحُل٤َٔٗش، ٝاٗٔخ طٔظط٤غ حُِ ـ حُِ ـ

ش حُل٤َٔٗش حُؼَر٤ش ُِزلغ ٔ ٔخثِش ٖٓ ١َف حُِ ـ ٝحُ
2
ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ ػُِش حُِـش حُؼَر٤ش   .

َس حلآظؼٔخ٣ٍش لا ٣لٔق حُٔـخٍ أٓخّ حُِـش حُل٤َٔٗش ك٢ حكظلاٍ ٝطؤهَٛخ ك٢ حُلظ

ػ٠ِ -حُٜيحٍس رؼي حلآظولاٍ.  ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٣ٔظزؼي حُوطَ ػٖ حُل٤َٔٗش لإٔ حُـِحثَ

"ُْ طٌٖ ُٜخ ٤ٗش ك٢ حكظلاٍ كَٗٔخ ٖٝٓ ػٔش لا ٣َٟ ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِؼَر٤ش إٔ  -كي طؼز٤َٙ

خك٢ حُل٢َٔٗ"طٌٕٞ هطَح ػ٠ِ حُل٤َٔٗش أٝ ػ٠ِ حُٞؿٞى حُؼو
3
ش   ٝحلاػظَحف رخُِ ـ

ش حُل٤َٔٗش ك٢ هطَ أٝ ك٢ ٛؼٞرش لإٔ ٌٛٙ حلأه٤َس  ،حُؼَر٤ش ًِـش ٤٘١ٝش ُٖ ٠٣غ حُِ ـ

ٛخٍص ؿِءح ٖٓ اٍػ٘خ ح٢٘١ُٞ ٝٓخ ًخٕ ٣لَٜ ك٢ حُـِحثَ ًخٕ ك٢ ٗظَٙ ٌِٓ٘ش 

 ٤ٓخ٤ٓش ٤ُٝٔض أىر٤ش.

 

 

                                                             
1Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  

 
2 Voir Le problème de la langue dans la littérature maghrébine, p80. 
3 Les Zéros tournent en rond, p20. 
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 انذوس الإَجاتٍ نهغّح انفشَضُح: 9.2

ش حُلَٗٔ  ٤ش ٤ِٓٝش ا٣ـخر٤ش أّ ػخثوخ رخُ٘ٔزش ُلأىد حُـِحث١َ؟َٛ ًخٗض حُِ ـ

ُوي حؿظٜي حلآظؼٔخٍ ك٢ أ٣ًش حُ٘ؼذ حُـِحث١َ روظَ ٍٝكٚ رؼي ٜٓخىٍس أٓلاًٚ حُٔخى٣ش 

١ٝخٍى حُِـش حُؼَر٤ش ٝأرؼيٛخ ٖٓ حُٔيحٍّ، ،كِْ طـي حُوِش حُٔلظٞظش ٖٓ  ،ٝحُؼوخك٤ش

 حُل٤َٔٗش ًؤىحس ُِظٞحَٛ. أر٘خء حُ٘ؼذ ح٣ٌُٖ حٓظطخػٞح حُظؼِْ ٝهظٜخ ٟٓٞ حُِـش

ش حُل٤َٔٗش،  ش ُيٟ ؿ٤َ ًخَٓ ٖٓ حٌُظ خد رخُِ ـ  ٔ ِٛ كُٞ يص حلأُٓش حلآظؼٔخ٣ٍش ك٢ حُـِحثَ 

خ حٌُخك٢ ٝإ ًخٕ ٝكظ٠  ٓخُي كيحى حٌُ ١ طلي ع ًؼ٤َح ػٖ ؿَرظٚ ك٤ٜخ حػظَف رٌَٜٓ

َ ٝٓٓلَٟٝخ  َٔ َ رخُ٘ٔزش ُِٔٔظؼ ِٔ ٤ِش كؼ خُش ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ، ٝرٌُي أٛزلض ُـش حُٔٔظؼ

...ٍ  َ ٖٓ أؿَ حُظل
1
. 

لزِطش ىحثٔخ   ٓ كوي  -كٔذ حٌُخطذ-ٝلا ٣ٌٕٞ حلأًٟ ِٓز٤خ ك٢ حُٔطِنٝلا طٌٕٞ حلأُٓخص 

ش حُل٤َٔٗش ك٢ حلأػٔخٍ حلأىر٤ش ًخٕ  ٣لَُ أك٤خٗخ ىٝحءٙ حُوخٙ، ًُي إٔ حٓظويحّ حُِ ـ

ٌُخطذ كِْ ٣ٌٖ أٓخ حُٔ٘ل٠ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼ٤٘ٚ ح .خ ٤ِٓٝش ُِظؼ٣َق رخُـِحثَ ُِؼخُْرط٣َوش ٓ

ٌ ٘ظٚ ٖٓ هيٓش أٝ ٓلخُٝش هيٓش رِيٙ حُلز٤ذ ش ٓ ػي٣ْ حُـيٟٝ لإٔ حُِ ـ
2

. ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح 

ش  ٓٞهق ٓخُي كيحى ُٞكيٙ كل٢ كٞحٍٙ ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حٌُظ خد ٣وٍٞ "ّ.ػ٤ٕٞ" ػٖ حُِ ـ

 ،ٛئلاء ٗو٤ٜخ حٌُ ٣ٖ ٍُػٞٛخ ػ٘يٗخحُل٤َٔٗش "حٓظؼِٔ٘خٛخ ٟي حُٔٔظؼ٣َٖٔ، ٟي 

َ ٝطلؼ٤َ ٤َٔٓطٚ ٗلٞ حلآظولاٍ: ًخٗض خٓظويٜٓخ حُ٘ؼَك َٔ حء ك٢ حُظـ٢٘ ر٤وظش  حُٔٔظؼ

ؿِءح ْٜٓ٘. ُْ ٣ٌٖ رخٓظطخػظ٘خ حلآظـ٘خء ػٜ٘خ ) ٍؿٔخ ػ٘خ( ُٖٝ طٔظط٤غ حلآظـ٘خء ػ٘خ 

ٓٔظوزلا 
3
. 

طؤًيص  ،ًخٗض كظَس ٓخ هزَ حلآظولاٍ ك٢ طخ٣ٍن حلأىد حُـِحث١َ كظَس ػخ٤ُش حُوٜٞرش

ش حُل٤َٔٗش ٓآ٢ٓ ؿِحث٣َش هَؿض ا٠ُ حَُأ١ هلاُٜخ أٓٔخء ًظ خد ؿِحث ٤٣َٖ هِ يٝح رخُِ ـ

حُؼخّ ػٖ ٣َ١ن ىٍٝ َٗ٘ ك٤َٔٗش "ٓ٘لض ٤ٟخكظٜخ حُ٘ـخػش ٝحُٔظلٜٔش"
4
ُلإٗظخؽ  

                                                             
7 Voir Le problème de la langue dans la littérature maghrébine 19. 

2Les Zéros tournent en rond, p23.  
3 Le problème de la langue dans la littérature maghrébine, p86. 
4 En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
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حُـِحث١َ، ٤٠٣ٝق حٌُخطذ ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم رؤٕ ٛئلاء حُ٘خ٣َٖٗ أهٌٝح ػ٠ِ ػخطوْٜ 

خٕ ٣ؼ٢٘ حطوخً ٓٞهق لإٔ ًُي ً ،َٗ٘ أػٔخُ٘خ ك٢ كظَس ًخىص طٔزذ ُْٜ هطَح أ٤ًيح

 ا٣ـخر٢ ُٜخُق حُـِحثَ حٌُٔخكلش.

 حقُقح صًد انكراّب انجزائشٍَُ تؼذ الاصرقلال:7 2

ٝٛٔض حٌُظ خد ٖٓ ؿ٤ِٚ حٌُ ٣ٖ ٣ٌظزٕٞ حُل٤َٔٗش،  ،ع ٓخُي كيحى ًؼ٤َح ػٖ ٛٔظٚطلي  

كوٍَ إٔ ٣ٜٔض ُْٝ ٣لْ رؤ١ ٗيّ أٝ َٓحٍس ك٢  ،ٝرخُ٘ٔزش ا٤ُٚ ُْ ٣ٌٖ حُٜٔض حٗظلخٍح

ٟٔٚٝغ هِ
1

٣ٖ . ٝحػظزَ ٛئلاء حٌُظخد طٔؼ٤لا َُٔكِش ٓؼ٤٘ش "ًٔٔؼ٢ِ ح٤ُٔ٘ٔخ حُٜخٓظش حٌُ  

ح ػٖ ٌٓخْٜٗ ٤ُِٔ٘ٔخ حُ٘خ١وش" حهظلٞح ٝطوِٞ 
2
ؤٕ حٌُظ خد حُـِحث٤٣َٖ ر٣ٝؼظوي ٓخُي كيحى  ،

حٌُٔخٕ ٌُظ خد  طَى -ك٢ ٣ّٞ ٓخ ٝك٢ ح٥ؿخٍ حُو٣َزش أٝ حُزؼ٤يس-ٖٓ ؿ٤ِٚ ٝط٣ٌٞ٘ٚ ػ٤ِْٜ 

 ٣ٌٝظلٕٞ رظَؿٔش أػٔخُْٜ ك٢ ١ْٜٝ٘.  ،ػَر٢ ؿِحث٤٣َٖ رِٔخٕ

٣ٖ ُْ ٣وظِق ٝحٌُ   ،ٌٛح حُلٌْ حُوخ٢ٓ ح١ٌُ أٛيٍٙ حٌُخطذ ػ٠ِ ؿ٤َ ًخَٓ ٖٓ حٌُظخد

ؿخء ٖٓ حػظوخىٙ رؤْٜٗ ؿ٤َ ػزٍٞ ٓؼَ  حُلظَس حلآظؼٔخ٣ٍش ك٢  ،حُيحٍٕٓٞ ػٖ ٓٞٛزظْٜ

ًٔخ حػظزَ ٌٛح " .٣ٍنخث٤ش ٖٓ حُظخأٝ ًٔخ حٛطِق ٛٞ ػ٠ِ ط٤ٔٔظٜخ رخُلوزش حُٞر ،حُـِحثَ

ُِؼٖٔ ح١ٌُ ٣يكؼٚ رِي ٓخ ػخ٠ٗ ٖٓ  -رخُ٘ٔزش ُِٔئٍه٤ٖ–حُـ٤َ ٖٓ حٌُظ خد ط٤ٟٞلخ 

."حكظلاٍ أؿ٘ز٢ ُٔيس طلٞم حُوَٕ
3
ٝٓ٘خ٣ٍغ حُـِحثَ رؼي حلآظولاٍ ٝرؼي ػَٟٚ ٥كخم  

ٞ  ط ٍ ُٝحٍ حٌُظ خد ٖٓ ؿ٤ِٚ "أٓخ رخُ٘ٔزش ا٤ُ٘خ كؤظٖ رؤٗ٘خ ُٝيٗخ ٓغ حلآظؼٔخٍ ٍِٝٓ٘ٝ ٜ

ٓؼٚ ...أًٛذ ا٠ُ أرؼي ٖٓ ًُي، أظٖ إٔ ُٝحُ٘خ ٣ظٔخٍع ك٢ ٌٛٙ حُلظَس"
4
.  

                                                             
1Voir Le problème de la langue dans la littérature maghrébine, p78. 
2 « Malek Haddad »,l’œuvre romanesque, pour une poétique de la littérature maghrébine de langue 
française, p178-179, (afak n° 6, 1961). 
3
 Voir En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 

4 Ibid. 
 .... الحذف للطالبة.
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ًٛذ ، 7691ػخّ  ُٚ ٓغ ؿٍٜٔٞٙ ًخٕ ٣وٍٞ رؤٕ ٌٛح حلأىد لا ٣ِٔي ٓٔظوزلا، ٝك٢ ٗوخٕ

اٗٚ ٓٔظل٤َ، ٣ـذ  ،رؤٗ٘خ ٌٗظذ رِـش ٖٓ ًخٗٞح أػيحء ُ٘خ ك٢ كَد حُظل٣ََ"ا٠ُ حُوٍٞ 

ٌ ظخد...ٗلٖ ٗ ؼَهَ "ػ٤ِ٘خ حلاهظلخء ً
1
. 

َٛ ًخٕ ٣وٜي رٌُي إٔ حلآظَٔحٍ ك٢ حٌُظخرش رخُل٤َٔٗش ٣ؼ٢٘ حٓظَٔحٍح ك٢ حلإكٔخّ 

  ٜ ٔض ٢ٛ كظ٤ٔش ٤ِٔ٣ٜخ حلآظولاٍ ٝػٞىس رخلآظؼٔخٍ؟ أّ إٔ هٔٞس حُلٌْ ػ٠ِ حٌُخطذ رخُ

ش حُؼَر٤ش  ـش حُؼَر٤ش ا٠ُ ٌٓخٜٗخ حُطز٤ؼ٢؟ "لأٗٚ  ٓغ حلآظولاٍ ٝٓغ اػزخص حُِ ـ حُِ 

حء حُـي ٣وَإٔٝ رخُؼَر٤ش ًظزخ رخُؼَر٤ش"ٝرظلط٤ْ حلأ٤ٓش،   َ ه
2
. 

ش حُل٤َٔٗش ٓئٓٔش ػ٠ِ كوخثن ػخرظش،  ُْ طٌٖ ٛٞحؿْ ٓخُي كي حى ػٖ حهظلخء حٌُظ خد رخُِ ـ

ى أكخ٤ْٓ حٓظُٞض ػ٠ِ حٌُخطذ ك٢ كوَس ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُظخ٣ٍن   َ ٝاٗٔخ ًخٗض ٓـ

ك٢ ٤ٓخهٜخ حُظخ٣ٍو٢ )حلآظؼٔخٍ(. ٝاًح أٍىٗخ كْٜ ٍىس حُلؼَ ٌٛٙ ٠٘ٓغ أػٔخُٚ حَُٝحث٤ش 

طؤط٢ ٖٓ حٌُظخرش رِـش ُْ  ،حٌُخطذ ك٢ ٤ٍٛق حلأُٛخٍ ُْ ٣ؼي ٣ـ٤ذ–"كؼُِش حُزطَ 

ش حُؼَر٤ش" ،٣وظَٛخ ٝكَٟض ٗلٜٔخ ػ٤ِٚ ٝطؤط٢ أ٠٣خ ٖٓ ػـِٙ ػٖ حٌُظخرش رخُِ ـ
3
ٝك٢  

 ت٣وٍٞ رؤٗٚ أهطؤ حُؼَٜ ٓؼِٔخ ٣ وطٍٝح٣ش حُظ٤ٌِٔ ٝحُيٍّ ٣ؼ٤ي ٓٔخءُش ٝؿٞىٙ ٝ

ك٤ٜزق ٓ٘لَؿخ ر٤ٖ ػ٣َٜٖ ٝر٤ٖ ك٠خٍط٤ٖ، ُْٝ طٌظَٔ هٜش كذ  ،حلإٗٔخٕ ٣َ١وٚ

"ٓٞلا١ ٣ٝخ٤ٓ٘خطخ" ٝظِض حُـِحُش حَُِٓ ٗخٍىس ك٢ حُٜلَحء ك٢ ٍٝح٣ش ٓؤٛي٣ي ؿِحُش. 

ٍٞس ًخٗض طؼٌْ حُؼ   ،ك٢ ٍٝح٣خص ٓخُي كيحى ٌٛٙ حٌُٔ٘لاص حُظ٢ ُْ طـي ُٜخ كلا

 حُـِحث٣َش رآكخهٜخ حُـخ٠ٓش.

ػض حُل٣َش ٝٛخٍص ك ِِ كٞؿي حٌُظ خد أٗلْٜٔ ك٢ ٤ٓخم طخ٣ٍو٢  ،و٤وش ػخرظشحٗظ 

ٕ أ"٣ـذ  ٣وٍٞ:ح١ٌُ  ٝهخٛش ُيٟ كي حى ٗلٔٚ كظـ٤َ  ٓؼٚ حُوطخد ،ٓـخ٣َ)حلآظولاٍ(

حؿٚ ربٍحىس كٔ٘ش أٝ رطزغ كٖٔ...طليػ٘خ ًؼ٤َح ًٝظز٘خ أ٠٣خ ك٢ حُـِحثَ ٝك٢ حُوخٍؽ   ٞٗ

رٔٔظوزَ ٌٛح حلأىد ٌُٝ٘ٚ ٛٞ ح١ٌُ هخٍ رؤٗٚ لا ٣ئٖٓ  .ػٖ ٛٔض حٌُظ خد حُـِحث٤٣َٖ"

                                                             
1Voir « Malek Haddad »,l’œuvre romanesque, pour une poétique de la littérature maghrébine de langue 
française, p178-179, (afak n° 6, 1961).  
2 Ibid. 
3 « Malek Haddad »,l’œuvre romanesque, pour une poétique de la littérature maghrébine de langue 
française, p177. 
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ؼز٤َ ٘خ ُْ ٗظٞهق ػٖ حُظ  ٣ئٖٓ رؤ٤ٔٛظٚ ٣وٍٞ رؼي حلآظولاٍ" ٌٛح حلاٗظوخى ؿ٤َ ػخىٍ لأٗ  

ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ ٛلخكظ٘خ ح٤٘١ُٞش ٝحُٔ٘خًٍش ٍؿْ ػُِظ٘خ ك٢ حُل٤خس حُؼوخك٤ش ُِـِحثَ، 

َٝٗ٘ حلأػٔخٍ ًٌٝح ٓٔخٛٔخط٘خ ك٢ حُظو٤٘خص حُٔٔؼ٤ش حُز٣َٜش ُِزلاى"
1
ػ٤ِ٘خ  ػْ ػَٝ 

"ػَٔ ٥ٗخ ؿ٢ٌ٣َ" طلض حُطزغ ح٥ٕ ٝح١ٌُ لا طٔظط٤غ  :ُٞكش ًخِٓش ٖٓ حلإٗظخؽ حلأىر٢

ُِلظٚ إٔ طٜي٣ٚ ُ٘خ، لإٔ رظٍٜٞٙ ٓٞف ٣ ئ أٛيٍ ٝ ،ٌٕٞ ُٚ ١ؼْ ٍٓخُش ٖٓ ٍٝحء حُوزٍٞٓ 

" "ح٢ُٓٞ ٢ٓ٘ل٘خ "ٍٟخ كخلأًًخ "ُٓٞٞى ٓؼ١َٔ" ٓئهَح "حلأك٤ٕٞ ٝحُؼٜخ"، 

 ٗز٢ ريح٣ش ؿيح٣ٍش ٝحٓؼش "رًٌَٔحص ٗخٛي ػ٠ِ حُؼَٜ"، ٣ٜي٣٘خ ٓخُي رٖٝٝحُٜخٖٓ"، 

٣ؼط٤٘خ ٛخُل٢ "حٜٗخء حٓظؼٔخٍ حُظخ٣ٍن" ٝ ٣ لَِ  "ٜٓطل٠ َُ٘ف" ٓخ٤ٟ٘خ طل٤ِلا 

ػَٝ ػ٤ِ٘خ ى٣ذ ٓئهَح "ٖٓ ٣ظًٌَ حُزلَ" ٝ "ٍأٟ ٝػ٤ِٔخ د"حُـِحثَ ىُٝش ٝأٓش"، 

 "محمد ٓلٜٔخؿ٢"ُْ ٣زن  ٤ٓ٥خ ؿزخٍ حٍُ٘ٞ رؼي حلآظولاٍ.أ١لخٍ حُؼخُْ حُـي٣ي" 

ٔش حلأه٤َس "٠ُِٔؼش  ،"ؿٔخٍ ػَٔح٢ٗ" ريٕٝ ٗ٘خ١ٝ ٠٣ٝغ ًخطذ ٣خ٤ٖٓ حُِٔ 

حَُٔٛغ"...ٝط ؼِٖ حٍُٔ٘٘ٞحص ح٤٘١ُٞش ػٖ أٛخرغ ح٤ُي حُؤٔش ُِ٘خػَ "ك٤ٖٔ 

ػٖ ط٣ٖٞٔ حَُٔٔف ح٢٘١ُٞ حُـِحث١َ" ريٍٝٙ رُٞحًَ". ُْٝ ٣ظٞهق ًخ٢ً
2
.  

ش حػظزخ٤١ش ٝٗخهٜش ك٢ ٗظَ ٌٛٙ ٝ "رٌٜح حلإكٜخء ُلأٓٔخء ٝحلأػٔخٍ ح١ٌُ  ذحٌُخط حُؼ٤٘ 

أٍىص رٌَ رٔخ١ش إٔ أر٤ٖ  رؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٌٓٞص ٌٓ٘  ،أًٍَ رؤٗٚ ؿ٤َ طخّ

.حلآظولاٍ"
3

  ٣ٝRévolutionـ٤ذ َٓس أهَٟ ػٖ طٔخإلاص أكي حُوَحء ك٢  

Africaine  ٝطٔخءٍ اًح ًخٕ حُٞحهغ  ،خد حُـِحث٤٣َٖح١ٌُ حٗيٖٛ ٖٓ ٛٔض ِٓػّٞ ٌُِظ

ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٛٔض ٌٓ٘ " :ك٤َى ٓخُي كيحى ،ظولاٍ لا ٣ِْٜ ٛئلاء حٌُظ خدحلآٖٓ 

ً ي ٖٓ ًُي ٣ـذ ػ٤ِٚ ٓؼخ٣٘ش رز٤ٞؿَحك٤خ كي٣ؼش ،حلآظولاٍ أٝ هَحءس ٛلخكظ٘خ أٝ  ،ُِٝظؤ

"حلآظٔخع ا٠ُ حَُحى٣ٞ
4
. 

ٍٞس حُـِحث٣َش حُٟٔٞٞع حُٔزخَٗ َُٝح٣خص ٓخ هزَ حلآظولاٍ، كٔخًح ػٖ ٜٓيٍ ًخٗض حُؼ  

خّ رؼي حلآظولاٍ؟ "ح٥ٕ ٝهي أٛزق ربٌٓخٗ٘خ حُظلي ع ػٖ حلآظؼٔخٍ ر٤ٜـش حلإُٜ

                                                             
1Malek Haddad, An Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
2 Ibid. 
3Ibid.  
4Malek Haddad, En Nasr , Le retour des  cigognes. 
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حُٔخ٢ٟ، طظَ ٓٞح٤ٟغ حَُٝح٣خص ٝأٓزخد حُوٜخثي ريٕٝ كَٜ. لا ٣َطز٢ ٤َٜٓ ًخطذ 

زذ ُٝحُٚ حٗو٠خء حُٞؿٞى حُ٘و٢ٜ ٌُٜح حٌُخطذ، كؼ٤٘٘خ ك٢ ؿ٤   ي رليع طخ٣ٍو٢ هي ٣ٔ 

1".كي ًحطٚ ٛٞ ٓخىس َُٝح٣ش أٝ ه٤ٜيس
   

 je suis chez moiكٌخٕ هَٝؿٚ ٖٓ ٛٔظٚ ٛٞ َٗ٘ ه٤ٜيطٚ  ،ٔزش ُٔخُي كي حىخ رخُ٘  أٓ

en Palestine  ( َُٜ٘أٓخ ًظخرخطٚ حُٜلل٤ش رؼي 7691ؿٞحٕ  13ك٢ ؿ٣َيس ح ،)

ٜ  "(. رٌُي 7691-7691حُٔيٝٗش ٓلَ حُيٍحٓش ٖٓ ) حلآظولاٍ ط ظَؿٜٔخ ٔض هي ٣ٌٕٞ حُ

ًٍخ حٌُٔخٕ ُ٘ٞع آهَ ٖٓ حُوطخد ر٤ٔلاى ػَٜ طخ ،ه طغ رؼي ٓ٘ٞحص ه٤ِِش ٖٓ حلآظولاٍ

"حُٜلخكش حُـِحث٣َش
2
ُْ ٣ٔ٘غ حٓظولاٍ رِيحٕ حُٔـَد حُؼَر٢ رؼٞ حٌُظخ د ٖٓ ٝ" ،

  َ ؼ  ٔ ش حُل٤َٔٗش حُظ٢ حػظ زَص ُـش ٓٞحِٛش حٌُظخرش ا٠ُ ؿخٗذ ُٓلاثْٜ حُ ر٤ٖ رخُِ ـ

"حُٔٔظؼَٔ، ٝحُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ إٔ طٍِٝ ًؤىحس طؼز٣َ٤ش ُْٜ
3. 

 نكراتح و الإتذاع:فؼم ا 1.2

ٌٖ ٌُِظخرش إٔ طٌٕٞ ٜٓ٘ش طظوخ١غ ٓغ رخه٢ حُٜٖٔ ك٢ ٗوخ١ ٓؼ٤٘ش، ٝ ٌُٖ كؼَ حٌُظخرش   ٔ٣

ٖٓ ١ز٤ؼش هخٛش ؿيح "ٌٛح حُلؼَ ح١ٌُ ٣ـؼَ ٖٓ حٌُظخرش ر٘خء  ٛٞط٤خ، ٌٛح حُلؼَ ح١ٌُ 

ي حُلٌَس ٍرٔخ رٟٞؼٜخ ك٢ هخ ،ظَس حُي حه٤ِش٣ ؼزض ٣ٝوٌف حُ٘   ِ ٔ ُذ ٌٝٛح حُلؼَ ح١ٌُ ٣ ـ

ٕ ٣ٝلَٝ حُ  ٞ ِوخث٤ش ظ  حُ٘ؼَ. ٌٛح حُلؼَ ٛٞ ٗظ٤ـش ُؼ٤ِٔش ٣ٞ١ِش ٝىه٤وش، ُي٣ٚ َٛحٓش حُظٌ

ٜ  ٝحُظ   حلإريحع ٛٞ حُٔٞٛزش ٝحُلٖ ك٢ إٓ ٝحكي ٢ٛٝ رٌُي ٜٓ٘ش"ٝ ،َحٓش ٗلٜٔخو٤٘ش رخُ
4
  

كخٌُظخرش ػ٤ِٔش ىه٤وش طٔظيػ٢ ٝؿٞى حٓظؼيحىحص كط٣َش ُيٟ حُلَى ٤ٜٔٔٗخ ك٢ حُٔـخٍ 

ؼِْ حُظ٢ طلظخؽ رؼي ٝؿٞىٛخ ا٠ُ ٛوَ ٝط٣ٌٜذ ػٖ ٣َ١ن "طٝ ،ٔٞٛزشخُرحلإريحػ٢ 

ٔ َػش حُظ٢ ٗٔخٍّ رٜخ ٌٛٙ حُظو٤٘ش،  ،حُظو٤٘خص ٝىٍحٓظٜخ ٝحًظٔخرٜخ كخُُٜٔٞش ٤ُٔض الا حُ

هش ٝ طي٣ٍذ كو٤و٢ ر٘لْ حُي   ،٣ٞؿي ك٢ حٌُظخرش ٓؼِٔخ ٣ٞؿي ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔـخلاصٝ

                                                             
1 En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
2 Voir Enjeux et finalité du discours argumentatif,p23. 
3Voir  « Malek Haddad »,l’œuvre romanesque, pour une poétique de la littérature maghrébine de langue 
française, p 12. 
4Malek Haddad, En Nasr, Au fil des lettres, 15 Juillet1967, n°668 ,p7.  
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ًُي حُوَحءس"حُٔظخرؼش ك٢ حُظي٣ٍذ ح٣َُخ٢ٟ ٝك٢ ٓويٓش 
1
ش   حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ حًظٔخد حُِ ـ

طٌٕٞ ك٢ حلأىد ر٘لْ حلأ٤ٔٛش حُظ٢ طٔظِِٜٓخ حلأُٞحٕ َُِْٓ أٝ حُُٜٞلخؽ ك٢ "ٝ

ح٤ُٓٞٔو٠"
2
٣ٞش،حلأهطخء حُاٟخكش ا٠ُ ُٜٓٞش حُظؼز٤َ ٝحلارظؼخى ػٖ  ، حًظٔخد  ًٌٝح ِ ـ

طٔخع أكن حٌُخطذ حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ ح ،ٓؼَكش رخلأكٌخٍ ٝح٥ٍحء ٝحلإ٣ي٣ُٞٞؿ٤خص حُٔوظِلش

 ٍٝكخرش ٛيٍٙ ك٢ ٓلخٍٝس حلأكٌخٍ.

خ ٗٔخًؽ ٣وِيٜٝٗخ ،٢ ح٤٠ُ ن٤ُْ ُِٔزظيث٤ٖ ك٢ حٌُظخرش "ٖٓ ٓؼِ ٤ِٖٔ رخُٔؼ٠٘ حُظؼ٤ِٔ ، ٝاٗٔ 

٘خ لا ٌُ٘  ٝ ،٣ٝؼظويٕٝ ػٖ كٖٔ ٤ٗش رؤٕ ػزو٣َ ظْٜ حُطز٤ؼ٤ش ٢ٛ ح١َُ٘ حٌُخك٢ ُلإريحع

ٗزيع ٤ٗجخ ٖٓ كَحؽ"
3

ٞحص ػي٣يس ٖٓ ك٤خطٚ ىٕٝ إٔ ٣ظٍٜٞ . كٌْ ٖٓ ًخطذ ظَ ٣وَأ ُٔ٘

َص ُي٣ٚ ٌٛٙ حٌُِٔش ٗظ٤ـش ُٔوَٝث٤ظٚ   ـ رؤٗٚ ٓٞف ٣ٌظذ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ حلأ٣خّ، كظ٠ طل

حُط٣ِٞش ٝىٕٝ إٔ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٜخ " كلا طٞؿي ٓيٍٓش طٔ٘ق ٍطزش حٌُخطذ ٓؼِٔخ طٞؿي ٓيٍٓش 

كخُٔئُقَ  ٝكيٙ ٣ٔ٘ق ٌٛٙ حَُطزش" ،ذ أٝ حُٜ٘يٓش حُٔؼٔخ٣ٍشُِط  
4
  

لاٌٗظذ ٖٓ أؿَ اٟخػش حُٞهض ٝلا حُظَك٤ٚ ػٖ "حٌُظخرش ٣وٍٞ ٓخُي كي حى:  ٝػٖ أٓزخد

رٔ٘خٓزش حٗلـخٍ كيع ك٢ اكٔخٓ٘خ... ٤ُْ ٛ٘خى ٖٓ  أٝ أٗلٔ٘خ، ٝلا ٌٗظذ ٖٓ ٝهض ٥هَ

"أٝ حُظ٢ ٗ لَٔ ك٤ٜخ ػ٠ِ حٌُظخرش ،"ٗخػَ حلأكي" ًٔخ لا طٞؿي ٖٓ ٌُِظخرش
5
ِلظش ك ،

كوي طـظخف  ؛ٝلا طؼظَف رخُٔٞحػ٤ي حُيه٤وش ،حٌُٔخٕحٌُظخرش ٝحلإريحع لا طلظَّ حُِٓخٕ ٝ

 -ٍٝرٔخ ًخٕ ٌٛح ٛٞ ٓلّٜٞ ٤ٗطخٕ حُ٘ؼَ ُيٟ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش-ٛخكزٜخ ٤ُلا أٝ ٜٗخٍح 

"ك٤ِْ ٛ٘خى ٓخ ٛٞ أٟؼق ٖٓ ٓوط١ٞ ٣ظٌِؤ لأٗ٘خ ٗوزٞ ػ٠ِ حلأكٌخٍ ك٢ كخُش طل٤ِوٜخ 

ٔ وِلش ٝ ٓؼِٔخ ٜٗؼي ك٢ هطخٍ ٓخثَ، ٝٓـَى حُظؤه٤َ هي ٣ٌٕٞ هخطلا، لأ ٕ حُٔٞحػ٤ي حُ

حُلَٙ ح٠ُخثؼش لا ٗؼؼَ ػ٤ِٜخ ٓـيىح أريح ٌٝٛح ٓئٓق"
6
.  

كٔخًح ػٖ ُٝٛٞٚ ا٠ُ ٣ي حُوخٍة  ،ٍؿش ٖٓ حُٔؼخٗخسٝاًح ًخٕ حلإريحع حلأىر٢ رٌٜٙ حُي   

٢ٛ أكؼخٍ  ،ٗظخؿٚ ٖٓ ؿي٣ي؟ "لإٔ حُلؼَ حلأىر٢ ٝحُلؼَ حُ٘ؼ١َ هخٛشاح١ٌُ هي ٣ؼ٤ي 
                                                             
1Ibid.  
2. Malek Haddad, En Nasr, Au fil des lettres 
3 Ibid. 
4Ibid.    )ٝػ٘يٗخ ػخىس ٓخ -ٍٝحث٤ٕٞ أٝ ٗؼَحء–خرخ ظ  ٢ ى٣خٗش، إٔ ط٤َٜ ًخطزخ ٤ُْ ًٜ٘ٞطخ ٝلا ٍٓخُش. كٜ٘زق ً  " لاٗيهَ ك٢ حلأىد ٓؼِٔخ ٗيهَ ك 

.                                    طٌٕٞ حلاػ٤ٖ٘( ٓؼِٔخ ٜٗزق أ١زخء، ٤١خٍٕٝ أٝ رخكؼٕٞ لأٜٗخ ٜٓ٘ش ٓؼَ ؿ٤َٛخ ٌُٖٝ ٓخ ٤ٔ٣ِٛخ ٛٞ ١ز٤ؼش اٗظخؿٜخ"    
5 Ibid. 
6En Nasr, Littérature et journalisme 8 Avril 1967(n°583).  
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زٜخ رٔـَى اطٔخٜٓخ .... ٝاًح ًخٕ حُلؼَ حلأىر٢ ٓئٓٔش، هط٤َس لا ٣ٌٔ٘٘خ ط٤َٟش ٛخك

َ٘ ٣زو٠ ٓـخَٓس لا ٣ٌٖٔ حُظٌٜٖ رؼٞحهزٜخ، ٝط٤ِْٔ أكٌخٍٗخ ا٠ُ حُـٍٜٔٞ ٣زو٠ ٓـخَٓس كخُ٘  

أ٠٣خ"
1
. 

ٌظخرش ٤ُٔض ِٗٝس لإٔ حُ" ،٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حَُٟخ ك٢ ح٤َُٔٔس حلأىر٤ش ٗخىٍح ُيٟ حُ٘زخد

حُلؼَ حلأىر٢ ٛٞ كٞحٍ ٝ .G.B.Show) (ٔخ هخًٍ ٝحَُٟخ ٣ؼ٢٘ حُٔٞص ،أٝ ُؼزش ٓئهظش

"ٓٔظل٤َ ٝٓظٞحَٛ ٣ٝزو٠ حُٔوط١ٞ حُـ٤ي ٛخكذ حٌُِٔش حلأه٤َس ىحثٔخ
2
ٕ حُلًَش لأ ،

ٍِ حلأػٔخٍ ٣ٌٜٔ٘خ٤٘طش وي٣ش حُ٘  حُ٘   ٝلا طٔظط٤غ حٌُظخرخص حَُى٣جش  ،ٓ٘خُُٜخ حلأىر٤ش إٔ ط٘ 

 حُٜٔٞى ٣ٞ١لا.

١ٞٗخ ًز٤َح ك٢ كْٜ حُٔٔؤُش حُؼوخك٤ش الا اًح لا ٗٔظط٤غ إٔ ٗوطغ  ،-كٔذ حٌُخطذ-ٌُٝ٘٘خ 

٘خ ٖٓ حُؼخىس ح٤ُٔجش حُظ٢ طـؼِ٘خ ٗوخٍٕ ر٤ٖ حُٔزيػ٤ٖ ٜٓٔخ ًِ ل٘خ حُؼٖٔ ط ِزْٜ  ،طوِٜ   َٗٝ

ٓ ٠ـَس ،كٔذ ٍهْ ط٢ِِٔٔ  ،لأٗٚ "ُٞ ط٘خرٚ ًَ حُٔزيػ٤ٖ لأٛزق حلإريحع ػ٤ِٔش 

ٍ ٌُٝخٗض حلأػٔخٍ حُل٤٘ش أهَد ا٠ُ حلإٗظخؽ حُٜ٘خػ٢ ك٢ ِِٓٔش   ٞ اٗظخؿ٤ش ٜٓ٘خ ا٠ُ طٜ

ٛخ"  ِ٤ ٗو٢ٜ أ٤َٛ ٣ٔ 
3

  ٓ وي٣ش حُظ٢ طظِْٔ  حُؼَٔ حلأىر٢ رٔـَى ٝلاىطٚ ٔش حُ٘  ، ٌٝٛٙ حُٔئ

حُٔلظَكش أٝ -هي طَطٌذ ٛلٞحص طـؼِٜخ طوطت ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ حُؼَٔ "كظو٢ِ حلاٗظوخىحص 

 ،ـٔخٍخ ط ل٠ َ ٝٓخ طظ٘ٚ ٓؼ٤خٍح ُِر٤ٖ ًٝهٜخ ٝحلأكٌخّ حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝ ر٤ٖ ٓ -حُٜخ٣ٝش

حط٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ طظـِذ رٌؼ٤َ"لإٔ حٌُ    ،ٝلا ٗـخ٢ُ أٗلٔ٘خ
4
 ،ٚ ٓؼ٤خٍح ٗوي٣خٝٓخ هي ٗظ٘   ،

 ٟٓٞ ٍأ٣خ ٗو٤ٜخ ٝحٗطزخػخ ٣ٞحكن أًٝحه٘خ ٤ً٘ٛٝخط٘خ.  ،لا ٣ٌٕٞ ك٢ كو٤وش حلأَٓ ،ٗوي٣خ

٣ٝظٔخءٍ: اًح ًخٕ حُؼَٔ  ،٣ٝ٘ل٢ حٌُخطذ ٝؿٞى أكٌخّ ٟٓٞٞػ٤ش هخُٜش ُؼَٔ ك٢٘ ٓخ

ٗٔظط٤غ إٔ ٗوٍٞ ػٖ "رخ٠ُز٢ حُٔوخ٤٣ْ حُظ٢ طـؼِٚ ٓوزٞلا ٍٜٝٓ٘ٞح؟...ٓوزٞلا كٔخ ٢ٛ 

ح٢ُ٘ء ًظخد رؤٗٚ  ٌٓظٞد رط٣َوش ؿ٤يس أٝ ٤ٓجش ٌٝٛح ًَ ٢ٗء، ؿ٤َ إٔ ٌٛح لا ٣ؼزض 

ً ظزض ٝ ،حٌُؼ٤َ ٤ض رط٣َوش ٍى٣جش لإٔ ٓئُلخص  كٔذ حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼظخىس ٌُِظخرش –ر٘ 

                                                             
1 En Nasr, Au fil des lettres. 
2 Ibid. 
3
 En Nasr, DE l’écrivain et du lecteur, citoyen et sujet,7

er
 Avril 1967, n°577,p7. 

4 Ibid . 
 .... الحذف للطالبة.
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"٢ٛ ٍٝحثغ ك٢ رؼٞ حلأك٤خٕ -ٝحُز٘خء
1
ق ػٖ ٣ي ٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُطَف حُظٞه  ٝلا ٣َ 

 حُ٘وي، ٝاٗٔخ حُظلخطش ٓ٘ٚ ا٠ُ ٛؼٞرش ا١لام حلأكٌخّ.

 يٍ هى انكراّب انجزائشَىٌ؟ 6.2

خٕ حُل٢َٔٗ ظخَٛس حٓظٞهلض حُ٘وخى ٌ َ حلأىد حُٔـخٍر٢ رخُِٔ  ٝأػخٍص ٗوخٗخص كخىس  ،ٗ

ك٤ٜخ حُ٘ٔزش  ش ٌٛح حلأىد، ٝهخٛش ك٢ حُـِحثَ حُظ٢ ٓؼَ ٝه٤ ِٔش ك٢ إٓ ٝحكي كٍٞ ٣ٞٛ  

حلأًزَ هزَ حلآظولاٍ ٝٓخُحٍ اٗظخؿٚ ك٢ طِح٣ي كظ٠ ح٥ٕ. كْٜٔ٘ ٖٓ حػظزَٙ أىرخ ك٤َٔٗخ 

ش حُظ٢ ً ظذ رٜخ ْٜٝٓ٘ ٖٓ حػظَف رـِحث٣َظٚ رخػظزخٍ حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢  ،رخػظزخٍ حُِ ـ

ْٜٝٓ٘ ٖٓ هخٍ أٗٚ أىد ؿِحث١َ  ،١َهٜخ )هخٛش حُؼٍٞس حُـِحث٣َش ًٟٔٞٞع ٍث٢ٔ٤(

كبًح ًخٕ ٌٛح كخٍ حلأىد ح١ٌُ ًظزٚ ؿِحث٣َٕٞ رٔوظِق حطـخٛخطْٜ، كٔخًح  رِٔخٕ ك٢َٔٗ.

٣ٖ ًخٗٞح ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ حُـِحثَ ٣ٝؼظزَٕٝ أٗلْٜٔ حٌُ  ٝ ،ٖ حٌُ ظ خد ٖٓ حلأٍٛٞ حلأٍٝٝر٤شػ

ؿِحث٤٣َٖ رٌَ٘ أٝ رآهَ؟ ٝٓخًح ػٖ اٗظخؿْٜ حلأىر٢ ح١ٌُ حػظزَ حُـِحثَ هِل٤ش ط٤٘٤٣ِش 

 ؟ٍُٜٞس ٤ٓخك٤ش ك٢ ٓؼظْ حلأك٤خٕ

ُوي َٗ٘ "أُز٤َ طلي ع ٓخُي كيحى ػٖ ٣ٞٛ ش ٛئلاء حٌُظ خد رٌؼ٤َ ٖٓ حُظ ل٤َِ ك٤وٍٞ:" 

خٕ حُل٢َٔٗ ٝحكظَ ك٤ٜخ حٌُظ خد حُـِحث٣َٕٞ  ،٢ٔ٤ٓ" أٗطُٞٞؿ٤خ حٌُظ خد حُٔـخٍرش رخُِٔ 

حٌُٔخٗش حلأًزَ لأْٜٗ ًخٗٞح حلأًؼَ ػيىح، كزيأص ٍىٝى أكؼخٍ حٌُظ خد حُٔٞؿٞىٕٝ ك٢ 

ٝح رخُظٍٜٞ،  -ٍ أٍٝٝر٤شٖٓ أٛٞ-حُـِحثَ  حُٜلخكش ػٖ ٓوطْٜ ُؼيّ  ك٢ٝػزَ 

  Gabriel Odisio ًخٕٝ ًخٕ ػ٤٘لخ ؿيح ،ًخطذ أٗـخٍ ٣ُظٕٞ حُؼيحُش Pelgri حُظٍٜٞ.

ح.... ٝػزَ    "ػٖ َٓحٍطٚ Jules Royٓظؤػَ 
2
ٌ   ،كـؼِض ٌٛٙ حُٔٞحهق ٓخُي كي حى  . َ ٣ل

 ِحث١َ؟.س أٝ رٌَ رٔخ١ش: ٖٓ ٛٞ حٌُخطذ حُـٍأك٢ ٓؼخ٤٣َ حُـِ

                                                             
1En Nasr, DE l’écrivain et du lecteur, citoyen et sujet.  
2En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  
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س إٔ لا طٌٕٞ ُي٣٘خ هخػيس ػَه٤ش، ٝطؼٞى أٓٔخء ا٠ُ ٍأَٛ ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُؼَه٤ش؟:"حُـِ

٘خ   Henri Krèa ,John Senac, Frantz Fanon،   ًحًَط٢ ك٢ حُلخٍ  ٓ  Annaٝأ 

Greki   زٜخ حُٔٞص ػ٘خ"حُظ٢ ؿ٤
1
 ًخٗٞح أٛيهخء ُِـِحثَ. 

ٖٓ أد ٝأّ ٓٞح٤٘١ٖ أُْ ٣ٌٖ  ،٣ٕخٗش؟. "أكي ًزخٍ حٌُظ خد ؿٕٞ ػََٔٝٛ ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُي  

ٚ؟"طٍأ٤ٔٓل٤ش؟ ٖٝٓ ًخٕ ٤ٓـخىُٚ ك٢ ؿِ ٖٓ ١خثلش
2
 

ش؟  ش لا طٌل٢ -٤٠٣ق حٌُخطذ-َٛ ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُِ ـ كٔؼظٔ٘خ ٣ٌظذ حُل٤َٔٗش  ،"ٌُٖ حُِ ـ

ٍؿش ًٔلٔي حُؼ٤ي ح١ٌُ ٣ ؼزَ  ٛٞ ؿِحث١َ ر٘لْ حُي   ،ًٝخطذ ٣خ٤ٖٓ ح١ٌُ ٣ٌظذ حُل٤َٔٗش

س رخُ٘ٔزش ٌُِخطذ"ٍِأٓؼخ٤٣َ حُـ  رخُؼَر٤ش ...إً أ٣ٖ ٢ٛ 
3
 

ٔ  ٓخُي كيحى ػٖ طٔخإلاط٣ٝٚـ٤ذ   ،٤خ٤ٓش: "ٗلٖ إً ٠ٓطَٕٝ ُِؼٞىس ا٠ُ حُٔؼخ٤٣َ حُ

ٓغ ًَ ٓخ ٣لِٔٚ ًُي ٖٓ ٤ٟن ٝحػظزخ٤١ش ٜٓط٘ؼش أك٤خٗخ"
4
 

ك٢ كظَس حلآظؼٔخٍ ٝهخٛش أػ٘خء حٗيلاع حُلَد حُظل٣ٍَش لآظَؿخع ٣ٞٛش ٟخثؼش، 

ًخٕ ػ٠ِ حٌُظ خد ٖٓ حلأٍٛٞ ٝ ،حُٔؼخ٤٣َ ػ٠ِ حلإ١لام ٤ٔخ٢ٓ أًْٛخٕ حُٔؼ٤خٍ حُ

٤ٜخ، ػُِظ٢ طـ١َ ػ٠ِ حلأٍٝ حُظ٢ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ طلي٣ي ٓٞهلْٜ ٖٓ ٌٛٙ حُؼٍٞس ح ،حلأٍٝٝر٤ش

 ٝأًؼَ ٖٓ ًُي، ٓخًح طٔؼَ حُـِحثَ رخُ٘ٔزش ُٜئلاء؟.

   Roublès  Odisio Jule Royأٓخ رخُ٘ٔزش ٢ُ كؤظٖ إٔ ًظ خرخ ٓؼَ "٣وٍٞ ٓخُي كيحى: 

Pelgri  ٝٞٔم ٌٝٛح حُـ  ِ ٝح ػ٠ِ أٗلْٜٔ ٌٛح حُظٔ ٝأه٤َح ٌٛٙ حُٞكيس ك٢ ٟٝؼٜخ  ،ٝكَ 

حُوط٤َ، رخُظلخهْٜ رخُـِحثَ ك٢ ٓؼًَظٜخ ًؤر٘خء ١ٖٝ ٝحكي"
5
 ٌُٖ ٌٛح حلاهظ٤خٍ "٤ُْ 

                                                             
1 En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne.  
2 Ibid. 
3
 Ibid.  

4
 Ibid.  

5 Ibid.  
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رخ٢ُ٘ء ح٤ُٜٖ  ٤ُْٝ ُ٘خ إٔ ٗلٌْ ػ٤ِْٜ، كخُٔؤٓخس ح٤ِ٤ٌٍُٗٞش
1
أَٜٓ كٜلا ك٢ هَحءس  

خس"َٓ٘ٝكش ٜٓ٘خ ك٢ ٝحهغ حُل٤
2
 

ٕ  حُٔٞح١٘ش حُٞك٤يس ك٢ ؿ٣ٍٜٞٔش حُلَٝف حُـ٤ِٔش Pelgriٝحػظزَ   ٢ٛ حُٔٞٛزش  ،أ

ٕ  حُـ٣ٍٜٞٔش حُٞحهؼ٤ش )ؿ٤َ ك٢ ٗظَ كيحى  ٝحُـٔخٍ، ٝحُـ٤ٔ٘ش ٤ُٔض ؿٞحُ ٓلَ. ؿ٤َ أ

طوّٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٓؼ٤٘ش، طوظِق ًؼ٤َح ػٖ ؿ٣ٍٜٞٔش حُلَٝف  ( Pelgriحُظ٢ طليع ػٜ٘خ 

َ   ،حُو٤خ٤ُش َٓ رٔو٤ِظٚ ا٠ُ ػٞحُْ لا طؼظَف  ،طذ ٖٓ ًَ حُظِحٓخطٍٚ حٌُخأ٣ٖ ٣ظل  َ٣ٝ

 رخُليٝى.

 ،ًخٕ حُٞحهغ حُـِحث١َ)حلآظؼٔخٍ ٝحُلَد( ٓئُٔخ رٔخ لا ٣ٔٔق رخُٞهٞف ػ٠ِ حُل٤خى

ٌ ظ خد. أ٣ٖ ًخٕ حلاٗظٔخء ا٠ُ ٓـٔٞػش" س ط٘٘ؤ أٓخٓخ ٍأكخُـِ ٛٞ ه٤خٍ هطؼ٢ رخُ٘ٔزش ُِ

، ٝط ؼزضَ  ٝطَحهذ  ك٢ حلأكؼ "خٍ حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ ٗوٞ ٝٓلخٍرش حلآظؼٔخٍٖٓ طؼَِ ن 
3
. 

ٔ  "ًخٕ ٌُظخ د آه٣َٖ كٌَس ٓؼ٤٘ش ػٖ حُـِحثَ،  خكَ حُظ٢ طٌٕٞ أًؼَ ٤ٓخك٤ش ؿِحثَ حُ

"ٝؿَحرش ٖٓ ًٜٞٗخ اٗٔخ٤ٗش
4
،   ٔ ٝٓلز٢  ،َٓخٍ حُلخٍسخكَ ٝحُ  كٌخٕ اٗظخؿْٜ ٣ٔؼ َِ "أىد حُ

خء ٝرلَ أًؼَ ٍُهش، ٌٝٛح ؿٔخٍ حُزطخهخص حُز٣َي٣ش، رِي ُوخءحص طلض ى٣ٌٍٞ رٔٔخء ٍُه

ٍ  ٟز٢ حٌُظخرش ك٢  ! ح٤ُْٔ٘ رؼطَ ٗخ١ حُ٘ؼ٘خع طٌٝهٞح ٝأهز٢َٗٝ ي ِ ؿَٝد حُْ٘ٔ ٣ٌ 

حٓظلخٗخص حلإٓلاء ك٢ حُٔيٍٓش حلارظيحث٤ش. كٜخٕ ػَر٢ ٝكخٍّ ُزِي٣ش ٓوظِطش، ؿِحثَ 

  ٔ ف ػ٠ِ ٗلٜٔخ ك٢ ٍٛٞس حُ  َ ٝ  ُِطٞحرغ حُز٣َي٣ش لا طظؼ ٤خكش حلآظؼٔخ٣ٍش"ٛخ
5
 . 

ٟ ق ٖٓ هلاُٚ ٓٞهلٚ ْٜٓ٘: " لا   Camusر٤ٖ ٛئلاء حٌُ ظ خد ًًَ ٓخُي كي حى  ٖٝٓ ٝٝ

يح رؤٕ كَر٘خ ًخٗض كَرخ ػخىُش ٝإٔ ، ًخٕ ٣ؼِْ ؿ٤  Camusأٗؼَ رؤ١ طٔخٓق ك٤خٍ 

حُٔؼًَش ٟي حلآظؼٔخٍ أٛزلض ٓٔخٛٔش كؼ خُش ك٢ حلأهلاه٤خص حُؼخ٤ُٔش. رظل٤٠ِٚ أٓٚ 

٤٘خ ػ٠ِ هيّ رٟٞؼٚ حُٔظِ ٤٤ٖ ٝكيحث٤   -لذ أٌُٖٓٚٝ ٖٓ ًح ح١ٌُ لا ٣–ػ٠ِ حُؼيحُش 

                                                             
عاطفة أٌن ٌكون الجمٌع الخٌار "الكورنٌلً" هو ورطة أو مأزق وهو خٌار فً غاٌة الصعوبة، ٌضع العمل أو الشرف فً مواجهة مع ال 1

خاسرا رغم انتصاره. وكلمة ":كورنٌلً" هً صفة مشتمة من اسم "بٌار كورناي" الذي ٌفرض على أبطاله هذا الاختٌار الصعب بٌن ما تدفع 
.إلٌه العواطف وما ٌفرضه العمل والشر  

2 En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 
3Ibid.   
4Ibid.  
5 En Nasr, Le seul respect que je dois à Camus. 
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ِّ ٤ٍٓٚ رؼوَ َٜٗطٚ ٝرـخثِس ٗٞرَ ك٢ حُٔؼًَش، ُْ ٣ظٞهق ػٖ ًٞٗٚ ًخطزخ  حُٔٔخٝحس، رؼِيََ

"ًٝخطزخ ًز٤َح ؿيح، طٞهق ك٢ اكٔخ٢ٓ ػٖ كوٚ ك٢ حُٔطخُزش رخُـِحثَ
1

، ٤٠٣ٝق "ك٢ 

لأكَٟ لا ٣ ول٢ ٝؿٟٔٞٚ أٝ رخ Camusكو٤وش حلأَٓ لا ٗٔظط٤غ إٔ ٗظٌِْ ػٖ ٛٔض 

  ٔ ٘  حُظزخٓٚ، ٤َٟٔٙ حُ ٘لض ُٚ حُلَٛش ُِٔٞص ك٢ ٓخكش حُ  ٓ َف ٢ء ٝكـخؿٚ حُِٔػؾ... 

  Camusٝحُوَٝؽ ٖٓ حُؼزؼ٤ش، ٝلا كظ٠ ٍٛخٛش ١خث٘ش أٝ ػ٘خء ٟخثغ... رٔخ إٔ 

رٔخ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ  ،٤ُْ ؿِحث٣َخ كٜٞ ؿ٤َ هخثٖ ُِـِحثَ... ٤ُْ ٖٓ كو٘خ أريح إٔ ٗلٌْ ػ٤ِٚ

ٌٛٙ حُـ٤ٔ٘ش حُظ٢ طٔ٘ل٘خ حُلخُش لإٔ ٤ِْ ؿِحث٣َخ ٖٓ أكذ كٝ ٖٓ ػ٘يٗخ... ُ٘خ أٝ ٓؼ٘خ أ

 "٢ٛ أًؼَ ٖٓ ؿ٤ٔ٘ش، اٜٗخ ػ٘ٞحٕ ،حُٔي٤ٗش ُِظخ٣ٍن ٝحُظ٢ طُٞي ٖٓ حُلي٣ي
2
كؤُٝجي ٣وٍٞ  

ىْٛ ٖٓ ػخىحطْٜ  َ  .ٓخُي كيحى هي كخؿؤْٛ حُظخ٣ٍن ٝؿ

 ػلاقح الأدب تانصحافح: 51.2

  ٜ حُؼخّ ٝطؼو٤ق حُلَى ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حلأٛؼيس، ٝأٛزلض لخكش ك٢ ط٣ٌٖٞ حَُأ١ طٔخْٛ حُ

ظخد ك٢ أىحء ٌٛٙ حُٞظ٤لش رلٌْ أٜٗخ أٍهٚ ػٔ٘خ ٝأًؼَ حٗظ٘خٍح  ٌِ حُٜل٤لش ط٘خكْ حُ

"إ حلإٗٔخ٤ٗش ك٢  :ٝأَٜٓ هَحءس ٖٓ حٌُظخد ك٤وٍٞ "رٍٞ كخ١َ٤ُ" كٍٞ حُوَحءس ٝحٌُظذ

  ٜ رِظٜخ ٛٔخ ٣ٍخٟش ػ٠ِ لق... إ طل٤َِ ٛل٤لش ٝؿَؿِٔظٜخ لا طوَأ ح٤ُّٞ ٤ٗجخ ؿ٤َ حُ

ٍٝرٔخ ػ٠ِ أػظْ ؿخٗذ ٖٓ حُو٤ٔش أ٠٣خ. إ حُـٌحء حُؼو٢ِ  ،أًزَ ؿخٗذ ٖٓ حُلخثيس

ٜ لق...لإٔ حلأؿِز٤ش حُٔخكوش  ٖٓٔ –ُِـْ٘ حُز١َ٘ ٣ ؼي  ح٥ٕ اػيحىح ك٢ ٓطخرن حُ

لا ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ حُٞهض ٌُٜٙ حُوَحءس أًؼَ ٖٓ ٓخػش ك٢ ح٤ُّٞ" -٣ؼَكٕٞ حُوَحءس
3
  

ٜٗخىس، لأٗٚ  ٣ويّ  طو٣ََح   -ًخٕ ٝحهؼ٤خ أّ ُْ ٣ٌٖ-حُ٘ؼَ أٝ حُ٘ؼَ "كيحى ٣ؼظزَ ٓخُي ٝ

ٔ َ ٣ٝل٢ٌ رط٣َوش ٓخ خَٛ حلأىد ٗظ٤ـش ُطز٤ؼظٜخ ،٣ٝل "٣َٟٝ رٌُي إٔ حُٜلخكش طٜ 
4
 

ٌِ "ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ  َ ٣٘ظظَ حُ ر٤٘ٔخ طٌٛذ حُٜل٤لش ٗلٞ ٌٛح  ،ٓـ٢ء حُوخٍة ا٤ُٚ د  ظخ

، ٕ ٝحكي...ٝطلَٝ حطٜخلا ٓزخَٗح رٌَٚٔ ك٢ آحُوخٍة ًَ ٣ّٞ أٝ ًَ أٓزٞع ٓزخَٗس ٝر

                                                             
1Voir  En Nasr, Grandeur et misère de la littérature algérienne. 

 .... الحذف للطالبة.
2 En Nasr, Le seul respect que je dois à Camus 

 .7667د شرف عبد العزٌز، الل غة الإعلامٌة، دار الجٌل، بٌروت، الطبعة الأولى،   3
4Voir  En Nasr, Littérature et journalisme. 
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طِ ِؼخ رٌَ٘ ٣َٓغ  ،هخٍة ٓـٍٜٞ ٝٓٔظؼـَ ك٢ أؿِذ حلأك٤خٕ  ٓ ٣َ٣ٝي إٔ ٣ٌٕٞ 

  ٘ 1.خػَ ػٖ ٛيف أرؼي ٝأهَ ٝظ٤ل٤شٝٗخَٓ، ر٤٘ٔخ ٣زلغ حَُٝحث٢ ٝأًؼَ ٓ٘ٚ حُ
 

ُْ طـي حُـِحثَ حُط٣َن ٓؼزيس أٓخٜٓخ رؼي هَٝؿٜخ ٖٓ ٗلن حلآظؼٔخٍ ، رَ ًخٕ ػ٠ِ 

ٝكٍِٞ ُْ طٌٖ ِٜٓش رلخٍ ٖٓ حلأكٞحٍ " لإٔ  ،أر٘خثٜخ ا٣ـخى ٓؼخُْ ٤ٔ٣َٕٝ ٝكوٜخ

ٍ   ،حلآظولاٍ ُْ ٠٣غ كيح ُٔ٘خًِ٘خ ٌ ٘٘خ ٖٓ ىٍحٓظٜخ رٌَ ٤ٓخىس ٝطز٢٘ كِٞ ُٜخ، كلا  رَ ٓ

طٞؿي ٓؼـِحص ك٢ حُٔـخٍ حُؼوخك٢ أٝ ؿ٤َٙ"
2
. 

ٌ ظ خد ٝحٗؼٌٔض حلأٟٝخع ح٣ٍُِٔش ػ٠ِ حُل٤خس حلأىر٤ش أ٠٣خ كِْ ٣زن الا  "حُو٤َِ ٖٓ حُ

ٓٞح أٗلْٜٔ َُٝح٣خطْٜ ٝأٗؼخٍْٛ كو٢، لإٔ ٛؼٞرخص  ِ َ ٝحَُٝحث٤٤ٖ ٝحُ٘ؼَحء ٖٓ ً

ٝٓوظ٤٠خص حُل٤خس حُٔخى٣ش ُْ طٔٔق ُْٜ رٌُي"
3
ل٤ٌَ ك٢ ِٓز٤خص ٝا٣ـخر٤خص ٝرخص حُظ   ،

 ٜٓ٘ش ػخ٤ٗش أَٓ ١ٍَٟٝ رخُ٘ٔزش ُٜئلاء.

ٔ   ٤ُٔض طير٤َح" -٣وٍٞ حٌُخطذ–ٌٛٙ حُٜٔ٘ش حُؼخ٤ٗش  ز٤َ حُٞك٤ي حُٔظزو٢ أٝ ػـِش ٓئهظخ أٝ حُ

اٗوخً ٣َٓلش ٗٞػخ ٓخ، كٔؼظْ حٌُظ خد ح٣ٌُٖ أػَكْٜ ٣ٔخٍٜٓٞٗخ ر٘لْ حُلٔخّ ح١ٌُ 

  ٜ ٜ ٕٞ رٚ ٓئُلخطْٜ... ٝرٌُي أػط٠ حٌُظ خد ُِ ٔ  ٣و خ٤ٓش ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ لخكش أكَكٜخ حُ

ٜ   ،حلأك٤خٕ ه ِغ حلأٓٔخء حٌُز٤َس ٓوخلاص ك٢ حُ ؼَ"لخكش أًؼَ كؤًٝطٞ 
4
 

   ٜ ؼ٤ِْ ٢ٌُ لخكش ٝحُظ  ُوي أٛزق حلأى٣ذ ٣ظـٚ ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس ٝ "أًؼَ ٖٓ هزَ ا٠ُ حُ

  ٘ ٤ٌِٖ ٖٓ حُ٘٘خ١ ٓلاث٤ٖٔ ُٔٔخٍٓش ٜٓ٘ش حٌُخطذ... أٓخ ٣ـي كلا ُٔ٘خًِٚ، لإٔ ٣ٌٖٛ حُ

  ٜ ٣ٔ٘ق ٍؿَ حلأىد ٓ٘لٌح ١ز٤ؼ٤خ  قهى صُاّلٝحًظٔخد  فًؼشفح انكراتحلخكش، ك٤ٔخ ٣وٚ حُ

 ٣لظخؽ حٌُخطذ كو٢ ا٠ُ طؤ٤ٖٓ ٓؼ٤٘ظٚ ٝطِز٤ش كخؿ٤خطٚ حُٔخى٣ش، رَ ٣لظخؽ ٝٓ٘خٓزخ...ٝلا

                                                             
1Ibid. 

  .... الحذف للطالبة.
 

 
2Grandeur et misère de la littérature algérienne.  
3Op cit.  
4 En Nasr, Littérature et journalisme. 
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ٝطٔ٘لٚ ؿٍٜٔٞح لا  ،أ٠٣خ ا٠ُ حُظٞحَٛ ٓغ ٗظَحثٚ، ٝحُـ٣َيس طٔ٘لٚ ٌٛٙ حلإٌٓخ٤ٗش

ظزٚ"٣ٔظط٤غ ٓـخُطظٚ رٌ  
1
. 

كبٕ كٌَ حٌُخطذ رو٢  ٌٗلا آهَ ػ٘يٙ أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ ٓخُي كي حى "ٍؿْ إٔ حٌُظخرش أهٌص 

ش ًحطٜخ حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ ْٔ ُي٣ٚ حُٔٞهق ًحطٚ ٝحَُٜحكش حٗلٔٚ ِٝٗ ظزَِ   ٔ انشقاء فٍ ُ

"شخط
2
ًَظذ ك٢ ى٣ٍٝخص ٓوظِلش هزَ حلآظولاٍ ٝرؼيٙ ىحهَ حُزلاى ٝهخٍؿٜخ  .  ٝ

3
  

  ٜ لا ٣زو٠ ريٕٝ هطٍٞس ػ٠ِ حُل٤خس حلأىر٤ش ٌُِخطذ "كل٢ حُِ لظش  ،لخكشؿ٤َ إٔ حٓظٜخٕ حُ

ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ لا ٣َؿذ  -هي طيّٝ ٍٜٗٞح ٍٜٝٗٞح ٌٝٛٙ حُِ لظش–حُيه٤وش ُلإريحع 

حٌُخطذ ك٢ حُظ٘ظ ض أٝ حلاُظلخص ا٠ُ ٗ٘خ١خص ٓٞح٣ُش ط٘ـِٚ ػٖ ٓئُلخطٚ، ك٤ِْ ٛ٘خى ٓخ 

ٛٞ أًؼَ ٛ٘خٗش ٖٓ ٓوط١ٞ ٣ظٌِؤ، لإٔ حلأكٌخٍ ط ؤهٌ ك٢ ٤١َحٜٗخ ٓؼِٔخ ٗٔظوَ هطخٍح 

ٙ ٓخثَح، ٝٓـَى حُظؤه٤َ أٝ حُظؤؿ٤َ هي ٣ٌٕٞ ٝه٤ٔخ، ٝلإٔ حُٔ ٞحػ٤ي حُظ٢ ٗ وِ ِلٜخ ٝحُلَ 

                                                             
1 Ibid. 
2 Enjeu et finalité du discours argumentatif. 
 

 

 Alafak
3

 ٤ق.ؿ٘ 4594ٗٞكٔزَ  

Al Djazaïri   ٍّرخ٣ٍْ. 4599ٓخ 

Alger-ce coir   حُـِحثَ. 4591ٓخ١ 

Algérie Actualité   َحُـِحثَ. 4591ؿٞحٕ \أر٣ََ \4599أًظٞر 

 Atlas-Algérie  َ4591أر٣َ. 

Espoir et paroles poèmes algériens ٞٗ4591 .ْرخ٣ٍ 

Confluent    رخ٣ٍْ. \ٌٓ٘خ4599ّٓخٍّ \ؿخٗل٢ 

Dialogue 4591َ ى٣ٔٔز. 

EL Djeich  ٕ4591ؿٞح. 

*D’après l’interrogation de la banque des données Limag 76 Février1111,(reference d’articles ou de textes 

courts). 
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حُظ٢ ٗ ٤٠ ِؼٜخ لا ٗٔظؼ٤يٛخ أريح ًُٝي ٓئٓق"
1
ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٣ٜزق " حلاطٜخٍ  

  ٜ ُِ ٍ  َ ٢٘ حُٔزخَٗ ٝحُٔظٌ لل٢ ٓغ حلأكيحع ح٤ٓٞ٤ُش ٝٓغ هخٍثٚ رٔؼخرش حُز ؼي ح١ٌُ ٣ ـ

َ حُٔ٘ؼٍِ. ٌُٖ هطَح آهَ ٣ظَر    ٓ ٝ ىحثٔخ ا٠ُ حُظؤ  َ ؼ  ٔ ك٢ ٌٛٙ  ٣َٝظٔؼ   ،ٚ رٚحٌُخطذ حُ

 َِ ى ػ٤ِٜخحُ  ٞ ل٣ََ ا٠ُ ؼز٤َ ح١ٌُ ٣وظَٜ كٌَٙ...كٖٔ حُظ  ُظ٤َٜٔ حُظ   ،١خٗش حُظ٢ هي ٣ظَؼ

حٍس  ٝ ٜ   ،١خُٝش حُظ٤ًَذ ٝحُٔطزؼش حُي لل٢ ٝ ًحد ٓغ حَُٛخٙ ح١ٌُ طوََُٞذََ طل٤ٌَ حُ

٣ؼط٤ٚ أري٣ظٚ ح٤ٓٞ٤ُش"
2
.   ٜ ش حُ لل٤ ش ٢ٛ ٢ٓٝ ر٤ٖ ُـش حلأىد ٝ ُـش حُؼِْ، ٝ ٝرٔخ إٔ حُِ ـ

٢ٛٝ ُـش  ،٢ٗٝء ٖٓ ٟٓٞٞػ٤ش حٌُخطذ حُؼ٢ِٔ ،٤ٜخ ٢ٗء ٖٓ ًحط٤ش حٌُخطذ حلأىر٢ك

د ح٠ُؼق ا٠ُ أِٓٞد حلأى٣ذ ٣ٜٝخد ك٘ٚ    َ حُل٤خس حُؼخٓش ٝحُٔٞح١ٖ حُؼخى١، هي ٣ظٔ

رخ٠ٍُٔٞ "لأٗٚ  ٣ظ٤ٌ ق رٌَ٘ ٢ٓء ؿي ح ٝ ٣ٔظؼٞ ٝطٜزق ١خُٝش حُظ٤ًَذ ٗخٛيس 

ؿ٘خث٣ِش ُٔ٘ٞحٍٙ حُل٢٘"
3
. 

 

 

 

  

 

 

                                                          

 

 

 
                                                             
1En Nasr, Littérature et journalisme.  
2
 En Nasr, Littérature et journalisme. 

3Ibid. 
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 انثقافح .5   

  ٝ  ،ٗش، لإٔ حٌُخطذ أٝلاٛخ أ٤ٔٛش ك٣ٞ٤ش حٍطزطضٗـَ ٟٓٞٞع حُؼوخكش ك٤ِح ًز٤َح ٖٓ حُٔي

ٍحٓش، كيهَ ٓخُي كيحى ك٢ ٓؼًَش ٖٓ رٌَ٘ أٝ رآهَ رٌَ حُٔٞح٤ٟغ حُٞحٍىس ك٢ ٌٛٙ حُي  

٢ حُظ   ،كويحٜٗخ ك٢ حُٔـظٔؼخص ٓـخػش حُلٌَذ ٣ٔز   ٝ ،حءأؿِٜخ ٝؿؼِٜخ ٜٓٔش ًخُٔخء ٝحُٜٞ

ٜ   .سلا طوَ أ٤ٔٛش ػٖ ٓـخػش حُٔؼي  ٜ٘خ حُٔوخلاص حُظخ٤ُش ُٔ٘خه٘ش ٌٛح حُٟٔٞٞع:كو

- L’Art dans la cité, 1 Mars 7699. 

- Autant qu’un champ de blé, 77 Mars 7699. 

- Produire, 11 Février 1967. 

- à propos de la dernière semaine culturelle : Un grand absent : 

Ben Badis, 29 Avril 1967. 

- Culture et pages culturelles, 3 Juin 1967. 

- La culture affaire du monde, 2 Décembre 1967. 

- Culture et niveau culturel, 23 Décembre 1967. 

- Culture et mieux être, 13 Janvier 1968. 

- Culture normale et décentralisation, 3 Février 1968. 

- Le pays profond, 17 février 1968. 

- Le retour des cigognes, 24 Février 1968. 

- La culture problème national, 16 Mars 1968.    
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 يفهىو انثقافح:5.5

ىس رظؼيى حلإ٣ي٣ُٞٞؿ٤خص ٝحلاطـخٛخص، ٌُٜٝ٘خ ػ٘ي "ٓخُي وخكش ٓلخ٤ْٛ ٓظؼي  هي ٣ٌٕٞ ُِؼ  

ك٢ٜ  ٗو٤ٜش " ،كيحى" ر٤ٔطش ٝػ٤ٔوش ك٢ إٓ ٝحكي ٢ٛٝ َٓحىكش ُلإٗٔخٕ رٌَ أرؼخىٙ

ٓ لي ىس، ُـش، ٣َ١وش ك٢ حلإكٔخّ ٝحُظل٤ٌَ، ًَ ٓخ ٣ظَى  أ٤ِٛش ى ، ٍٝكخ٤ٗش هخٛش، ه٤َِْ 

ػ٤ٚ ٣ٝؤط٢ ٖٓ أػٔخم ك٢ ٗزَ  ٞ ٔٚ أٝ ٣ ِ ٔ ٜ ٚ، ًَ ٓخ ٣ل س ػخ١ل٤ش ُ٘ؼذ ٓخ، ًَ ٓخ ٣و

"ٍٝكٚ ٝكطَطٚ، ًَ ٌٛح ٠ٔٔ٣ ػوخكش
ٓ ق حٌُخطذ لاٗلَحف ٓؼ٠٘ حُؼ   . 1 وخكش ٣ٝظؤ

ٔض" ،ٝهَٝؿٜخ ػٖ ٓلٜٜٞٓخ حلإٗٔخ٢ٗ ٖٓ أؿَ كٔخرخص ٤ٟ وِش ٌ ْ  ك٠ و ِ ًِٔش ػوخكش رظٜ

ٓض ٌَُ  ِ َ  ً ش،  ٝ حُؼزخٍحص ٝحُظؼ٣َلخص. كز٤ٔش حُٔؼخؿْ، أٛزلض ٤ًخٗخ أٝ طٜ٘ غ ك٢ حُِ ـ

٤ٗش كؤٛزلض رط٣َوش ٓخ كٌَس ٓـَىس ٖٓ ًَ كو٤وش اٗٔخٝٝطـ٣َيح ٝٓلٜٞٓخ كخٍؿخ، 

"ـ٣َي ٛٔخ ىٝٓخ ٓلاً ُِزِٜٞح٤٤ٖٗٝح٤ُٔظخك٣ِ٤وخ ٝحُظ   ،٤ٓظخك٣ِ٤وخ
2
 . 

ذ ك٤ٜخ حُٔلخ٤ْٛ ٝحلأػٔخٍ ٕ  "حُلَى روٜٞ ،ؿؼِٞح ُِؼوخكش هٞحُذ ٢ً طٜ  خطٚ ٤ٛ  ٓغ أ

٣َ١ٝوظٚ ٣ٌٕٞ ٍؿَ أٝ حَٓأس ػوخكش...حُلَك٢ ك٢ ىًخ٤ًٖ ١َهخط٘خ ػ٘يٓخ ٣للَ كٞم 

حُ٘لخّ أٝ حُـِي حَُٓٞٓخص ٝحلأٌٗخٍ حُوخىٓش ٖٓ حُٔخ٢ٟ كٜٞ ٍؿَ ػوخكش، حُٜخثؾ 

٣ٖ ٤ٗ يٝح ٓيٗ٘خ ٛئلاء حُٔؼٔخ٤٣ٍٖ حُٔـ٣ٍٖٞٔ حٌُ   -ػوخكش، حُز٘خإٕٝ لاٍؿ خٝحُوِك٢ ٛٔ

ٜ   -٣لِْ  Corbusierؿؼِٞح٣ٖ ٝحٌُ   ،ك٢ حُٜلَحء ش ْٛ ٍؿخٍ ػوخكش. حلأّ حُظ٢ طل٢ٌ حُو

ٍ ،حُظ٢ ًخٗض هي ٍٝطٜخ ُٜخ أٜٓخ ِ  ٞ -١ ٣َ طـَ ػ٠ِ ٍرخرظٚ حٌُ   ،ٝٓؼَ ٗخػَ حُو٣َش حُٔظـ

٣ق طـخٍ. ٓؼَ حَُٝحث٢ أٓخّ أٍٝحهٚ -طؼ٤ٔش حُلع  َ ّ أٓخّ ٝحَُٓخ   ،أٗؼخٍح ٍط٤زش طـؼَ حُ

"ُٞكظٚ ٝحُزخكغ أٓخّ ٝػخثوٚ
3
 ء ػ٠ِ حهظلاف ٓ٘خٍرْٜ ٜٝٓخْٜٓ ْٛ ٍؿخٍ ػوخكش.كٜئلا، 

ٜ  ٝؿؼَ حٌُخطذ ٖٓ حُؼ   خ ٍَٟٝس ٓؼَ حُوزِ ٝحُؼَٔ ٝحُ ٕ   ،لشوخكش كوخ ُِـ٤ٔغ لأٜٗ   ٝلأ

 حُل٤خس ريٜٝٗخ ؿ٤َ ًخِٓش ٝٓلَٝٓش ٖٓ ٓؼط٤خطٜخ ٝأرؼخىٛخ.

َحٍ ك٤وٍٞ "رخُلي٣غ  ًخٕ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٣ظَىى ك٢ ًَ ٓوخلاطٚ ىٕٝ َِٓ أٝ اكٔخّ رخُظٌ 

وخكش الا ٌَحٍ. ؿ٤َ ْٜٓ، كخُل٤خس ٗلٜٔخ طظٌٍَ ٝٓخ حُؼ  وخكش ٗوغ كظٔخ ك٢ ٌَٓ٘ حُظ  ػٖ حُؼ  

                                                             
1 En Nasr (l’art dans la cité) 8 Mars1966 n°253 p10 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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طزيأ ٝطؼخٝى حُزيء ىحثٔخ، ط٘ظوَ ر٤ٖ حلأؿ٤خٍ ٝطـظ٢٘ رٔٔخٛٔش ًَ ؿ٤َ، ٢ٛٝ حُظ٢  حُل٤خس

ٌخَٓ ك٢ رؼٞ ٓؼخ٤ٗٚ"أك٠َ ٓٔؼَ ُلإٗٔخٕ ٝٓـظٔؼٚ، اٜٗخ حُظ  
1
. 

 
 َ ِٔ ٝرؼي ًَ ًُي ٣ ـ

 ٍٞ ك٢ إٔ ًِٔش ػوخكش طٌظل٢ رٌحطٜخ ٝلا طلظخؽ ا٠ُ ٗؼض ٣ئِٜٛخ.حٌُخطذ حُو

 ذأخش انرؼهُى وانحُاج انثقافُح: ..2

طٔظوَ حُـِحثَ ٝطوَؽ ٖٓ ٗلن ٓظِْ، ظِض ط٢٘ٔ ك٤ٚ ٓخثش ٝػلاػٕٞ ػخٓخ، هخٝٓض 

َ أٍٝ  ،هلاُٜخ حٓظؼٔخٍح ٖٓ ٗٞع هخٙ  ـ ػَٔ ؿخٛيح ػ٠ِ ٓلٞ ٗو٤ٜظٜخ "كٔ

حُٔٔلٞهش، ُـظٚ  ه٤َِٔٚٝظؼخىس ٗو٤ٜظٚ حُلو٤و٤ش، اٍحىس ٗؼذ ك٢ حٓ 7611ٗٞكٔزَ

ٌَٝرش،  َٔ خ٣ٍو٢ ح١ٌُ أٗخٙ ح٢٘١ُٞ ٝحُظ   :رٌَ رٔخ١شٝ ٍٝكخ٤ٗظٚ حُوخٛش ٤ًٝق ٣ٌٕٞٝحُ

ك٢ حٗظظخٍ اُحُظٚ" ظَ حلآظؼٔخٍ ٣و٘وٚ رٜٔ٘ـ٤ش 
2
 

ؼ٤ِْ ٓظخكخ ؿؼَ حلآظؼٔخٍ حُـِحثَ طخرؼش رٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش " كٌخٕ حُظ  

ٔ  ٜخ ٝٓٞؿ   ُض  (medersas)٣َٖ، ًٝخٗض حُٔيحٍّ حُوَآ٤ٗش لأر٘خء حُٔؼ ِ  ٞ ٓـِوش، ٝك 

ٓؼظْ حُٔٔخؿي ا٠ُ ً٘خثْ"
3
طؼ٤ِْ حلأٛخ٢ُ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظْ رٌَ٘ رط٢ء "ٟق ا٠ُ ًُي   ،

ٓ ؼَهَِ هٜي ط٣ٌٖٞ ٗوزش ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ؼخٍس طٌٕٞ ٓوطٞػش أٝ ٗوزش ٓٔظ ،ٝطلَل ع  

ٓوظِؼخ ٖٓ  -ح١ٌُ ٣لْ رـَرش ٢ٓٝ ٣ًٝٚ–١ ق حُـِحث٣َٜزق حُٔؼو  ػٖ حُزو٤ش. ٝ

 ٌِ "ٔخ ػ٠ِ طوخ٤ُيٙ...ؿٌٍٝٙ، ٓظٜ
َ ٗلٔٚ ِٓٔٞد حُظَحع حُؼوخك٢ ٓؼِٔخ  4 َٔ . ٍٝأٟ حُٔٔظؼ

ٕ   -كٜخىٍٝح ٓٔظٌِخطٚ حُٔخى٣ش ٝحُؼوخك٤ش كِْ ٣زن الا هظَ ٍٝكٚ"ِٓزض أٍح٤ٟٚ،  رٔخ أ

ٝكؼَ أ١ ٢ٗء ُـؼِٜخ هخكظش لإ١لخثٜخ". -حُلٌَ لا ٣ٔٞص
5
  

لا رٔ٘خًَ طٔظيػ٢  َٝٛ ح  ٔ ُ٘ؼذ حُـِحث١َ ا٠ُ حلآظولاٍ رؼي ًَ ٌٛٙ حُٔآ٢ٓ ٓل

حٛظٔخّ ًَ حَُ٘حثق ىٕٝ حٓظؼ٘خء، ٝٓخ "حُؼوخكش الا حٗؼٌخّ ُِٔٔظٟٞ حُؼخّ ُِزلاى حُظ٢ 

  ٞ رزِي ٣٘يٓؾ رخٌُخى ٓغ ٗو٤ٜظٚ،  ٙ حُؼوخكشٌٛ ٝطَطز٢ ،ٛخ ٖٓ حلآظؼٔخٍهَؿض ُظ

                                                             
1 En Nasr, l’art dans la cité 
2 Ibid. 
3 Hariza Hadda, (Enjeux et finalités du discours argumentatif dans l’œuvre journalistique de Malek Haddad), 
mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magister, constantine, 2008 /2009, p8. 
4 Ibid.,  D’après Ahmed Taleb Ibrahimi, De la décolonisation à la révolte culturelle, édit, sned, Alger 7691, 
p13  
5. Malek Haddad, Les zéros tournent en rond(essai),François Maspero,Paris1961, p11 
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ٔ َ ك٢ ٌٛح ٣ٝٔظَؿغ ٍٝكٚ ٣ٍٝيح ٣ٍٝيح، ٢ٛٝ حٗؼ ٌخّ أ٠٣خ ُِلو٤وش حُـِحث٣َش ٝط ل

ح٤ُٔخم كو٢"
1
 

 دوس انًثقف غذاج الاصرقلال: 2.5

ٓش رٔ٘خًِٜخ–ُٝش حُلظ٤ش ًخٕ ػ٠ِ حُي   َِ َٜ إٔ طَطٌِ ػ٠ِ ىػخٓخص ِٛزش ُِٜ٘ٞٝ ٖٓ  -حُ

ًزٞطٜخ ٝح٤َُٔ ٗلٞ حُٔٔظوزَ "كٌخٕ ٍؿَ حُؼوخكش ك٢ حُٜلٞف حلأ٠ُٝ ٌٓ٘ كـَ 

: حُ٘ؼذ ُِٔ٘خًٍش ك ،حلآظولاٍ ِٚ ِٔ كِ ٍَ ٢ ر٘خء رلاىٙ ٝطؼز٤ض ػوخكش طظٞحؿي ك٢ ػلاهش ٓغ 

حُـِحث١َ"
2
ًٝخٕ حُطٔٞف ًز٤َح ُيٟ ٛئلاء ك٢ اػخىس حلأَٓ رؼي حٓظؼخىس حُل٣َش  

  ٞ ٍ حٌُِٔخص حُٔٔظ٘لَس ا٠ُ ٗـٟٞ ػ٘خىٍ حُلذ ك٢ اؿخُس "ٓٞف طٜٔض حُز٘خىم ٝطظل

٤ِ٤ُش، ٓٞف طٜٔض حُز٘خىم ٌُٖٝ حلأهلاّ ُٖ طٜٔض"
3

 

ٍ  أٝ ٣ِـؤ ا٠ُ ػِ ٤ِش حُظـ٣َي حٗ ظظَص حُـِحثَ ٓؼولخ ؿي٣َح رخٓٔٚ لا ٣وق ؿ٤َ ٓزخ

ٌٛٙ ٓٞحهق ؿ٤َ ٓؼوُٞش ٝٓٔوٞطش ٝ طٜزق ". -٣وٍٞ حٌُخطذ- ح٣َُٔلش ك٢ رَؿٚ حُؼخؿ٢

ٕ  ٤َٜٓ حُٔؼوق ٣َطز٢ ر٤َٜٔ حلأٓش ًخِٓش،  -ٗخء أّ أر٠ -ك٢ رلاىٙ طـ٣ٌق كو٤و٢، لأ

"طَرطٚ رَرخ١ ٍٝك٢ ٓغ ٓـظٔؼٚاٗٚ ٓٞح١ٖ ٓلظٞظ، ٌٝٛٙ حُلظٞس 
4
ًُٝي ىٕٝ إٔ  ،

ع حلإ٣ي٣ُٞٞؿ٢ ُٔؼول٤٘خ   ٞ ٣ٌٕٞ ُِولاف ٓـخٍ ك٢ ػَهِش ٤َٓ حُؼـِش حُؼوخك٤ش "كَؿْ حُظ٘

ِٞح ٝحؿزْٜ كظ٠ حٓظولاٍ  ،الا أْٜٗ طـَ٘ٞح ًِْٜ رٞكيس ٝكذ ح١ُٖٞ ،ك٢ حُٔخ٢ٟ  ٔ ٝطل

ح١ُٖٞ ػ٠ِ أَٓ طل٣ََ حُؼوٍٞ ك٢ آؿخٍ ه٤َٜس"
5
خٍح ص ٓخُي كيحى ط٤  ٝٓؼِض "ًظخرخ .

َٓ٘ٝع ٓـظٔغ  رٌُيزَٟ حُٔخثيس آٌٗحى، كٔ٘ل٘خ ك٣ٌَخ طـٌٟ ٖٓ ٓزخىة حُؼٍٞحص حٌُ

ٝحُظ٢ طٌٕٞ ك٤ٜخ حُٜٔٔش حَُث٤ٔ٤ش ُِٔؼول٤ٖ  ،٣لَٝ ٓٔخٛٔش ًَ حُطزوخص حلاؿظٔخػ٤ش

ح٣ٌُٖ ػ٤ِْٜ طلو٤ن ٌٛٙ حُٔئٓٔش"
6
. 

                                                             
1 En Nasr (culture et niveau culturel), 23 Décembre 1967, n°806, p7. 
2  
3Malek Haddad, Les zéros tournent en rond, p10 
4 Op.cit.   
5 Enjeux et finalité du discours argumentatif…p3. 
6Malek Haddad, Les zéros tournent en rond,  p9. 
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ُض حُ٘ؼٞد ػ٠ِ أر٘خثٜخ ك٢ اٛخرش حلأٛيحف حُ  ٞ ىٕٝ اؿلخٍ ىٍٝ  ،ٔٔط َسًٝؼ٤َح ٓخ ػ

وخكش حُـِحث٣َش ط٘ظظَ ػٜخٍس ؿي٣يس لا كخُؼ  "حلأؿ٤خٍ حُٔخروش حُظ٢ ٓخٛٔض رظـخٍرٜخ، 

ٖٝٓ حُوطؤ إٔ ٣ي ػ٢ ؿ٤َ  .ـخٍد طوظِق ٌُٜٝ٘خ طظٌخَٓخُظ  كط٘زغ الا ٖٓ حُ٘ز٤زش ٗلٜٔخ. 

"ٓزن ػ٠ِ ؿ٤َ ٣ِلوٚ
1   ٔ ٕ  حُٔ٘خًَ حُؼ  "٤خم ٤٠٣ق حٌُخطذ ، ٝك٢ ًحص حُ ح٤ُّٞ وخك٤ش رؤ

طوظِق ػٖ ٓ٘خًِ٘خ ك٢ ػ٤٘٣َ٘خط٘خ ك٢  ،ُِ٘زخد ك٢ حُؼ٣َٖ٘ ك٢ حُـِحثَ حُٔٔظوِش

١ ُلَ ٓ٘خًِْٜ ؿِحثَ ك٢ هطَ حُٔٞص حُؼوخك٢ ٝحَُٝك٢، كؼ٠ِ ٗزخد ح٤ُّٞ حُظٜي  

"وخك٤ش ًٔخ كخُٝ٘خ كَ رؼ٠ٜخ ك٢ حُٔخ٢ٟحُؼ  
2
. 

  ٖ أريح ػٔلا ػ٘ٞحث٤خ أٝ  ُْ ٣ٌٞٗخ ،ٌحٕ ىػخ ا٤ُٜٔخ حٌُخطذٕ حُِ  ححُؼَٔ ٝحُـٜي حٌُز٤َ ٌُ

٘يكِؼخ  ،خ٣ٍن ه٢ ٓٞٛزش لأكيىٕٝ هٞحػي ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ٝهٞح٤ٖٗ ٤ٔ٣َ ٝكوٜخ "كِْ ٣ٔ٘ق حُظ   ،ٓ 

لإٔ حُٔٞٛزش ٤ُٔض ٛيكش أريح، ٝطؼز٤ض ٗو٤ٜش ػوخك٤ش ٣وظ٢٠ ٍكِش ٣ٞ١ِش ٝٛزَح 

ٖ  ٝلا ٗ٘ـق ك٢ ٜٓ٘ش حُؼ   ،٣ٞ١لا ٔض حُٔٞٛزش ٤ُ وخكش ٓؼِٔخ ٗ٘ـق ك٢ ؿ٤َٛخ، كخُلٖ كن ٌُٝ

كن"
3
. 

 يشكهح الأيُح: 1.5

٠خٍ حُؼوخك٢ ٝأهٌٙ ػ٠ِ ػخطوٚ رؼي حلآظولاٍ ٓزخَٗس، ٌُٖ حلأىحس ز٠٘ ٓخُي كيحى حُ٘ ِ طَ 

  ٔ خكوش ٖٓ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ًخٕ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حُظ٢ ٣ؼَٔ رٜخ ًخٗض ٓؼط ِش، كخلأؿِز٤ش حُ

ك٤ش ٗلٞ حلأٓخّ ٝأ٣وٖ إٔ ىكغ حُل٤خس حُؼوخ ،حلأ٤ٓش حُظ٢ ٗؼظٜخ حٌُخطذ رٌَ حُٜلخص ح٤ٌُٓٔش

وخك٤ش، ُٖٝ ٣ٌٕٞ "ُٖٝ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓؼ٠٘ ُِل٤خس حُؼ   ،لا ٣ظؤط ٠ الا رخُو٠خء ػ٠ِ ٌٛٙ ح٥كش

لا خهٜز ُٜخ ٓٔظوزلا  ٔ الا اًح ًخٕ حُـِحث٣َٕٞ ٝحُـِحث٣َخص ك٢  ،ربٌٓخ٤ٗخص اريحػ٤ش ٓل

ٖ ْ ػحُٔيٕ ٝحُوَٟ ػ٠ِ ىٍح٣ش رخٌُظخرش ٝحُوَحءس، ػ٘يٛخ كو٢ ٗٔظط٤غ كو٤وش إٔ ٗظٌِ  

ًخء حُـِحث١َ ك٢ ٓٔظٟٞ حُؼطخء ٝحلإٗظخؽ ٝحلإريحع وخكش، ٝرٌُي كو٢ ٣ٌٕٞ حٌُ  حُؼ  

ٝاٗـخد أػٔخٍ ط لظ٠ٖ ىحهِٜخ"
4
. 

                                                             
1Voir En Nasr,(autant qu’un champ de blé), 77Mars7699, n°119, p10.  
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 En Nasr culture et niveau culturel. 
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كوش حلأ٤ٓش اػخهش ظَ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ٍؿْ ط٘خهٚ ٗٔزظٜخ ك٢ حلأػٞحّ حُلا  

٢ٗ حُزلَ لا ٣ زؼي" :ٌخطذ ك٢ أػٔخهٚ ٝػزَ  ػٜ٘خ روُُٞٚلآظولاٍ، ٢ٛٝ ٓؤٓخس ٓٔض حُ

ش حُل٤َٔٗش ـش حُؼَر٤ش ٓٞف  ،حلأر٤ٞ ػٖ ٢٘١ٝ ٓؼِٔخ ط زؼي٢ٗ حُِ ـ ٝكظ ٠ إ ًظزض رخُِ 

حث٢: حلأ٤ٓش  َ  "٣وق ٓغ ًُي كخؿِ ر٢٘٤ ٝر٤ٖ ه 
1

  ٓ ٢ هِوض كخؿِح ر٤ٖ ٤ش حُظ  . ٌٛٙ حلأ

حثٚ  َ ٕ   ،ؿؼِض ٓخُي كيحى ٣ظٔخءٍ ػٖ ؿيٟٝ حٌُظخرش أٛلا ،حٌُخطذ حُـِحث١َ ٝه   لأ

ظ٤ٖ حٌُٔظٞرظ٣ٖ٤ؼخ٢ٗ ٖٓ حلأ٤ٓش ؿ٤َ هخىٍ ػ حُـِحث١َ ح١ٌُ حُؼَر٤ش " :٠ِ حُوَحءس رخُِ ـ

زٍََح ُيٟ حٌُخطذ ٗلٔٚ لأٗٚ  ُٖ ٣ٔظط٤غ أريح حُظؼز٤َ   ٓ ٝحُل٤َٔٗش. كٌخٕ حهظ٤خٍ حُٜٔض 

"ػٖ كٌَٙ أٝ ٓوخٍرش كٌَ ؿٍٜٔٞٙ حُلو٤و٢
2
. 

ٓخُي كيحى "ُي٣٘خ اًح طٔخءُ٘خ ػٖ كو٤وش حٗؼيحّ حُوَحء هزَ حلآظولاٍ ٗـي حلإؿخرش ػ٘ي 

هَحء ٝحٌُؼ٤َ ْٜٓ٘ أك٤خٗخ، ٝلا ٣ٔ٘ؼ٢٘ ًُي ٖٓ حُوٍٞ رؤٗ٘خ ٣ظخ٠ٓ ٖٓ هَحء كو٤و٤٤ٖ. لإٔ 

ٕ   ،ٍٝرٔخ ُٖ ٣وَإٝح ُ٘خ أريح٣ٖ ٌٗظذ ٖٓ أؿِْٜ لا ٣وَإٔٝ ُ٘خ ٛئلاء حٌُ     %61ٗٔزش  لأ

 لا–٣ٍن ٣ٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٝلا ٣ٌظزٕٞ حُظخ  ٣ـِٜٕٞ كظ٠ ٝؿٞىٗخ...ٛئلاء حُوَحء حٌُ  ْٜٓ٘ 

٣ٖ لا ٣وَإٔٝ ُ٘خ، لا ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٛئلاء حُوَحء حٌُ   -ٗٔظط٤غ إٔ ٗوّٞ ر٤٘ج٤ٖ ك٢ إٓ ٝحكي

إٔ ٣وَإٝح ُ٘خ ٍؿْ أْٜٗ ٓزذ ٝؿٞىٗخ، ٓزذ ًظخرظ٘خ."
3 

حُٜيف ح١ٌُ ًخٕ ٓزذ ٝؿٞى حُؼي٣ي ٖٓ -٣ظز٤ٖ  ُ٘خ ٖٓ هلاٍ ٌٛح حُطَف ٗٞػ٤ش حُوخٍة

 -٣وٍٞ كيحى-٣ٍش هخٛش. ٝك٢ ًَ َٓسخر٘خ رخُؼَر٤ش أٝ حُل٤َٔٗش ك٢ حُلظَس حلآظؼٔخًظ  

ف حُٔ٘٘ـَ ح٤ُّٞ رؤػٔخٍ أهَٟ، ٌٛح حُللاف ح١ٌُ ٝرٌٜح حُللا   ،أكِْ رٌٜح حُوخٍة حُٔؼخ٢ُ"

١ َٟرٚ ٝحٌُ   ،١ ٖٓ أؿِٚ أًظذ، كلا ف حُلذ ٝحُـ٠ذ ٝحُٔـخلاسلا ٣وَأ ٢ُ ٝحٌُ  

خٍ ٝأكي أٛيحكٚ".... ٝرٌٜح طٌٕٞ حلأ٤ٓش ٗظ٤ـش ُلآظؼٔ حلآظؼٔخٍ رؤخٝس ٗي٣يس: حلأ٤ٓش
4
 

ٝطل٤َِ ػ٤ٔن "ُٖ ٣ٔظط٤غ ر٘ٞ ػٔٞٓظ٢ ك٢ حُـزخٍ  ٤٠٣ٝق حٌُخطذ رظٌْٜ ُط٤ق

كٖ   َ ي "ٗـٔش" ٣خ ًخطذ ٣خ٤ٖٓ. ػـخثِ ىحٍ ٛز٤طخٍ ُٖ ٣ظؼ ِٓ ََ حُِٔٔٞهش، كي ٗلَس ٛ

                                                             
1 Voir Les zéros tournent en rond, p9.  
2Voir  Enjeux et finalité du discours argumentatif…p11.  
3Op.cit., p12. 
4Ibid, p13, p43. 
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ػ٠ِ أٗلٜٖٔ ك٢ "حُيحٍ حٌُز٤َس" ػ١ِ٣ِ ٗخٓؾ ح٤ٓٞ٤ُخص حُِ ؼ٤٘ش ٣خ محمد ى٣ذ... أ ك٤ ٤ٌِْ ٣خ 

َحء"٣ظخ٠ٓ حُو
1 

  ٚ ٌُٖٝ حُٔؤٓخس ًخٗض  ،حُل٤َٔٗش ك٢ حُـِحثَ ىٕٝ حُؼَر٤ش ُْ طٌٖ ٌٛٙ حُؼَحه٤َ طو

ػخٓش، ٝك٢ كي٣غ ػٖ ؿٔغ أػٔخٍ ػزي حُل٤ٔي رٖ رخى٣ْ ٣وٍٞ حٌُخطذ "...لا أكي ٣ٔظِي 

حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش ]ُِزٜخثَ[ أٝ ]حُٜ٘خد[ كظ٠ ٝإ حٓظٌِ٘خ حُٔـٔٞػش َٛ ربٌٓخٗ٘خ 

٢ طلظيّ ُيٟ ا٠ُ ٓؤٓخس هي٣ٔش ٢ٛ حلأ٤ٓش حُظ٢ ٗؼَف أٓزخرٜخ ٝحُظ  هَحءطٜخ؟ ًُٝي ٣ؼ٤يٗخ 

٤ٖ ٝحُٔل٤َٖٔٗ ػ٠ِ كي ٓٞحء"حُٔؼَر  
د ظخ  ـش حُظ٢ ًظذ رٜخ حٌُ  ، كٜٔٔخ ًخٗض حُِ   2

ٖٝٓ أؿَ ٌٛٙ حلأٓزخد "حُٜيف ٓؼِٝلا ػٖ حُل٤خس حُؼوخك٤ش، -رو٢ حُوخٍة ،ٝحُ٘ؼَحء

ٗض ٛ    ٞ ٢ ُٖ طٍِٝ الا رظ٠خكَ ٝحُظ   ،حُٔـظٔغ ق ٝرخه٢ أكَحىٓل٤وش ر٤ٖ حُٔؼو   س  ٞ  طٌ

"حُـٜٞى
3
. 

 انحق فٍ انثقافح: 1.5

ى لأٜٗخ طظـي   "،وخكش ٍَٟٝس ك٣ٞ٤ش لا ٣ٔظط٤غ حَُٔء حُؼ٤ٖ ريٜٝٗخؿؼَ حٌُخطذ ٖٓ حُؼ  

٣ٔظوزِٜخ ػْ ٣ؼط٤ٜخ،  ،آهَ ك٤لَُٛخ ٣ٝوّٞ ر٘وِٜخ ا٠ُ ٗؼذ ،ك٢ حٗ٘ـخلاص ٗؼذ ٝآٓخُٚ

وخكش ٝطؼخٝى حُ٘٘ؤس ا٠ُ حلأري...٣ٝئًي أ٠٣خ ػ٠ِ ُؼ  ط٘٘ؤ ح ،ٝك٢ ٌٛح حُظزخىٍ حُٔظٞحَٛ

رطز٤ؼظٜخ -لأٜٗخ طٔظؼ٤ي  ،حُ٘٘خ١، كخُؼوخكش لا ٣ـذ إٔ طٌٕٞ كز٤ٔش حٌُٔظزخص ٝحُٔظخكق

 "ٜخٍ ر٤ٖ حُٔخ٢ٟ ٝحُلخَٟ ٝطؤ٤ًي ُِي٣ٔٞٓشٗ٘خ١ٜخ ٖٓ اٗؼخػٜخ، ك٢ٜ حط   -حُل٣ٞ٤ش
4
. 

ٓٔض رٜخ حُؼوخكش    ٝ كلا  ،٣ٌٕٞ ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ حُٞحكيٌٝٛح حُ٘٘خ١ ٝحُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُظ٢ 

طٌٕٞ حلأٍٓٞ حُؼوخك٤ش حٓظ٤خُح أٝ كٌَح ػ٠ِ ٓـٔٞػش ىٕٝ ؿ٤َٛخ "كخُؼوخكش ٤ُٔض طَكخ 

ٕ حُل٤خس ٝٓؼ٤٘ش ًَ ٣ّٞ، ٝطَكغ ٓٔظٟٞ حُل٤خس  ِ  ٞ  ِ ٝلا ٠ٍٟ ُٔظٌٝه٢ حُـٔخٍ، اٜٗخ ط

ٓؼِٔخ ٣َكغ حُيهَ حُـ٤ ِي ٖٓ حُويٍس حَُ٘حث٤ش "
5
. 

                                                             
1Ibid, p9. 
2 En Nasr, (un grand absent Ben Badis), 29AVRIL1967, n°601, p7.  
3Voir  En Nasr culture et mieux être  
4Voir En Nasr la culture problème national. 
5Op.cit.   
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وخكش حٓظ٤خُح)ًَٝ حٓظ٤خُ ٢ٗ ٖٓ ٓوِ لخص حلآظؼٔخٍ كلا ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حُؼ  اًح ًخٕ حُزِي ٣ؼخ

وخكش رطز٤ؼظٜخ ٤ُٔض لإٔ حُؼ  " ،ٝطٜزق ه٤٠ش حُـ٤ٔغ -٣وٍٞ حٌُخطذ-اٛخٗش ك٢ رِي ٓظوِ ِق(

كظٞس، رَ كخؿش ٓخى٣ش ُلإٗٔخٕ، ٢ٛٝ ٤ُٔض رؤ٤ٔٛش ػخ٣ٞٗش، اٜٗخ كن ٝٝحؿذ ك٢ إٓ 

"ٝحكي
1
ٕٞ حٓظ٤خُح ُِٔيٕ حٌُزَٟ ٝحُل٠خثَ ػ٠ِ لا ٣ـذ إٔ طٌ"ٖٓ ؿٜش أهَٟ  .

ٕ   ،كٔخد حُوَٟ أٝ حُٜلَحء حٌُزَٟ لأٜٗخ ؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ ٓي٤ٗش أٝ ك٣َ٠ش، ٓغ أ

٘ ِ  ،ىٍٝٛخ ٓؼَ حٌَُٜرخء ٝحٍُ٘ٞ حٕ حُلو٤و٢ ك .غ ػ٠ِ حُوَٟ ًٔخ حُٔيٕط   ِ خُوَٟ ٢ٛ حُو

  ٘ "ؼَ ٝحلأٓخ٤١َ ٝحلأؿخ٢ُِٗ
2   َ ٍٜٞح ُيٟ كجش كخ٤ٛش ٝحلآظ٤خُ "ٓل، ٣ٝزو٠ ٓلّٜٞ حُ

ٌُٖٝ َٓػخٕ ٓخ ٣ٌٝد ٌٛح حُٔلّٜٞ ك٢ حُٔيحٍّ حُظ٢ طـِذ حُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس  ،ٓؼ٤٘ش

٠ الا ٖٓ حُٔيٍٓش ٖٝٓ حلأٗخ٤ٗش اٌٗخٍ ًُي"وخكش لا طظؤط  لإٔ حُؼ   ،ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ
3
. 

وخكش ًٔخرن ػٜيٛخ هخ٤ٛش ُ٘وزش ٓلظ٤ش، ٌٝٛٙ حلإٍحىس ك٢ ٜٓٔخ ٣ٌٖ ٖٓ أَٓ "ُْ طؼي حُؼ  

ِس، اٜٗخ ػٍٞس كو٤و٤ش، ٜخ ك٢ ٓظ٘خٍٝ حُؼخٓش أٝ ٓظ٘خٍٝ حُـ٤ٔغ ٗوِش ؿي٣يس ٝٓظ٤ٔ  ٟٝؼ

٘ غ ٢ٛ ػوخكش ك٢ ٣َ١وٜخ ا٠ُ حُِٝحٍ "كخُؼ   وخكش حُظ٢ لا ط 
4

، ٝك٢ كي٣ؼٚ ػٖ حُٞٓخثَ 

ٕ  حُؼوخكش طٔظِِّ أؿِٜس ًخِٓش ٝٓ٘خٓزش كظ٠ لا طٜزق حٓظ٤خُح  ،حُٔٔخػيس ٣وٍٞ حٌُخطذ رؤ

ِْ ط٤غ رٌُي حلآظلخىس ٖٓ حَُ٘ كلا طٔظ ،ُلجش ٓؼ٤٘ش  ٝحُل١َٞ٤ َُِ٘حثق حُٞحٓؼش. حُل٢   لَ

 لا يشكزَح انثقافح: 9.5

ػ٘يٓخ ٗيػٞ ا٠ُ اهَحؽ حلإىحٍحص ٝحُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حُٜخٓش هخٍؽ حُٔي٣٘ش، طٌٕٞ 

ـ٢ ػٖ حُٔيٕ حٌُزَٟ، ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ط٤ٌٖٔ حُٔيٕ حُٜـ٤َس طِي ىػٞس ُظول٤ق ح٠ُ  

ىس ٖٓ هيٓخص حُٔئٓٔخص حُٔؼ٤٘ش "كٌِٔش لا٣ًَِٓش ٝػيّ ط٤ًَِ ه٤ِش ٖٓ حلآظلخٝحُيح  

٢ٛ ًِٔخص ك٢ كي٣غ حُٔخػش، ٤ُْ ك٢ حُـِحثَ كو٢ ٤ُْٝ ك٢ حُوطخع حلاهظٜخى١ 

  ٔ ٜ ٔخ ريٍٝٛخكخُل٤خس حُؼ   .٤خ٢ٓ كو٢ٝحُ ظَ  ل٤ٌَ ك٢ ٝأٛزق ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ حُظ   ،وخك٤ش ك٤َ٘ 

َ  حُظ   ٣ق ٝحُٔي٣٘ش "ٞحُٕ ر٤ٖ حُ
5

اً لا طظؼخٍٝ "كش الا رٜخ٣ًٖ حُوطز٤ٖ، ، ٝلا طوّٞ حُؼوخ

                                                             
1 En Nasr, culture et niveau culturel 
2En Nasr,  le pays profond, 17Février1968, n°858, p7. 
3En Nasr, culture et mieux être. 
4En Nasr, la culture problème national. 
5, En Nasr,  culture normale et décentralisation, 3Février1968, n°841, p7. 
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رَ طظٌخٓلإ ٝطٌٕٞ اكيحٛٔخ حٓظَٔحٍح ُلأهَٟ، ٖٝٓ ػٔش طظ٘و ٠ ًِٔش  ،حُٔي٣٘ش ٝحُو٣َش

"ًِٝٔش ػخٛٔش ٖٓ ًَِٓطٜخ حٌُحط٤ش ،٣ٍق ٖٓ ٓؼ٘خٛخ حُظلو١َ٤
1
٤٘ٛخص ٝٓزذ ٌٛٙ حٌُ   .

 -ٍ حٌُخطذٝهي ٍٝػ٘خٛخ ػٖ حلآظؼٔخٍ ٣وٞ–ٝؿٞى أكٌخّ ٓ٘ظَ٘س رٌؼَس  ٣َؿغ ا٠ُ

لإٔ حُ٘ـخف ٣َٔ كظٔخ ٖٓ حُؼخٛٔش، كظ٘٘ؤ ٖٓ ًُي أ٤ٍٟش ه٤َِْ  ،ٝهخٛش ػ٘ي حُٔؼول٤ٖ

 ٓ٘ٞٛش ط٣ِ قِ كو٤وش حُــَحك٤خ حُؼوخك٤ش ُِزلاى.

  ٔ ٕ  كٌَس اٗ٘خء حلأٓخر٤غ حُؼوخك٤ش ط٘زٚ ٓؼ٤لاطٜخ حلاهظٜخى٣ش أٝ حُ ٤ِظو٢ ك٤ٜخ ك٤خك٤ش ا

َ٘ ٝحُؼَٝ كَٛش ُلاُظوخء ٝحُظلخىع ؿٍٜٔٞ حُٔيٕ حُيحه٤ِش رٔؼول٤ٚ "ك٤ٜزق حُ٘  

٤ٟٞق، ٝرٌُي طظوِٚ  حُٔٔخكش ر٤ٖ حُل٘خٕ ٝؿٍٜٔٞٙ ٣ٜٝزق حُلؼَ حُؼوخك٢ ٓٞػيح"ٝحُظ  
2
 

 ٣ِظو٢ ك٤ٚ حُؼخّ ٝحُوخٙ.

ٕ  "ًُي  ،ًخٕ ٛخؿْ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ أٍٓٞ حُؼوخكش اهَحؽ ح٣َُق ٖٓ ػُِظٚ حُزلاى  لأ

ٓٚ  ،كيحه٤ِش ٢ٛ حُزلاى حُؼ٤ٔوش ٝحُلو٤و٤ش ك٢ إٓ ٝححُي   ٝك٤ٜخ ٣ٌٖٔ ؿَٞٛ حُؼَٔ ح١ٌُ ٗوي ِ

"ٜٝٗي٣ٚ ُِـٍٜٔٞ
3
. 

"  ٞ ٍ أكيٗخ ك٢ ٓيٗ٘خ حُيحه٤ِش كظ٠ ٣ٌظ٘ق هخٓخص ٖٓ حلأكٌخٍ ط٘ظظَ ٣ٌل٢ إٔ ٣ظـ

  ٜ ّ ُكخُزلاى ًز٤َس ؿـَحك٤خ ٝاٗٔخ٤ٗخ  ،وَحُ  -ُٖٔ ٣ؼَف ٤ًق ٣ٜ٘ض ا٤ُٜخ ٣ٝلٜٜٔخ–ظوي ِ

"٤ٓ٘ٔخطٞؿَحك٤ش...ٝ ٤و٤شٓٞٓٝ ط٣َ٣ٜٞشٝ ٓ٘خرغ لا ط٠٘ذ ٖٓ حلإُٜخّ، أىر٤ش
4

، ٝٓؼِٔخ 

ٍ ك٢ أ٣ٌَٓخ ٝأٍٝٝرخ  ٞ وخك٤ش ك٢ ٣ًِش حُؼ  ا٠ُ ٍَٟٝس حُلآَ ،"طلط ٘ض حُزِيحٕ ػخ٤ُش حُظط

ٔ  ٝ حَُٔٔك٢ٝ ٢حُل٘  ٝ حُٔـخٍ حُـخٓؼ٢ "حُؼ٢ِٔ...ٝ ٤٘ٔخث٢حُ
5

ُٝش إٔ ًخٕ ُِحٓخ ػ٠ِ حُي  ، 

  ٌ ٕ  ٝط٤٤٘يٙ،  لإٔ طؼو٤ق رِي ٓخ ٣ٔخْٛ ٓزخَٗس ك٢ ،َ ك٢ ًُي ًلَ ٓٔظؼـَإٔ طل  لأ

  ٞ ِ  وخك٢ ٣وق ػ٠ِ هيّ حُٔٔخٝحس ٓغ حُظ  ٍ حُؼ  حُظط ٜ  طٍٞ حُ "٘خػ٢ٍحػ٢ ٝحُ
6
. 

 

                                                             
1.. En Nasr,  culture normale et décentralisation, 3Février1968, n°841, p7. 
2 En Nasr le pays profond.  
3 En Nasr le retour des cigognes. 
4 Ibid. 
5 En Nas,r culture normale et décentralisation. 
6 En Nasr, Le retour des cigognes. 
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 ػانًُح انثقافح: 7.5

حُظ٢ لا طؼظَف  ،حُٔوظِلش ًخٗض ُٔخُي كيحى ٗظَس حٓظَ٘حك٤ش كٍٞ كٞحٍ حُؼوخكخص

ٚ  لأٗ   ،طٜخظٜخ ػ٠ِ ه٤ٜٛٞخ  خغ كلٓ ،رخُليٝى ٝحُلٞحٍم َ حلإٗٔخٕ رٌ ٜخ ك٢ حلأه٤َ طو

لأٗٚ لا طٞؿي ٟٓٞ ػوخكش ٝحكيس ٢ٛ حُؼوخكش  ،أرؼخىٙ "ك٤ـذ إٔ ٗ٘ظزٚ ُٔخ ٣يٍٝ كُٞ٘خ

ٝٓخ حُؼوخكش ح٤٘١ُٞش الا ؿِء ٜٓ٘خ" ،حُؼخ٤ُٔش
1
وش ر٤ٖ اً "ُْ طؼي حُؼوخكش طِي حُؼلاهش ح٤٠ُ   

ّ ػِٔٚ لإػَحء حُظَحع ح٢٘١ُٞ ٖٝٓ ػٔش حُؼخ٢ُٔ"حُٔزيع ٝػِٔٚ... كٜٞ ٣وي ِ 
2

. ٝٓؼِٔخ ًخٕ 

ح١ٌُ ٣ لوي  ،وخك٢كٌٍ  ٖٓ ٓـزش حلاؿظَحد حُؼ   ،وخك٢ؼخٕٝ حُؼ  حٌُخطذ ا٠ُ حلاٗلظخف ٝحُظ  ٣يػٞ 

ٙ، حُلَى ٣ٞٛ   كبًح ًخٕ ٖٓ حُوطَ ٝحُوط٤َ ؿيح إٔ ٗؼ٤ٖ ٓ٘ـِو٤ٖ "ظٚ حُظ٢ طٜ٘غ ط٤ِٔ 

ٕ   ،ػ٠ِ أٗلٔ٘خ ك٢ رَٝىس ػوخك٤ش ٖٓ حُوطٍٞس أ٠٣خ إٔ ٗؼَٔ ٖٓ أؿَ ػوخكش ٝك٤يس  كب

ء حُ٘زخٕ ٝحُ٘خرخص إٔ ٣ـيٝح ك٢ رلاىْٛ َٓؿؼ٤خص ُٔخ ٣زلؼٕٞ ػ٘ٚ أؿ٘ز٤ش...كؼ٠ِ ٛئلا

"ك٢ حُوخٍؽ، ٣ٝـذ ػ٤ِْٜ حلإكلاص ٖٓ حلاؿظَحد....
3
حلاؿظَحد ىحثٔخ ٛٞطخ "ٌخٕ ك .

"ىحه٤ِخ ك٢ ٗو٤ٜش ٓخُي كيحى ح١ٌُ ظَ ٣زلغ ػٖ ٣ٞٛش ٟخثؼش كظ٠ ك٢ ٍٝح٣خطٚ
4
 .

ٌُٜٝ٘خ  ،ظٜخ ٍٝٓخُظٜخ حٍُٔٞٝػشوخكش لأٛخٌُٝٛح لا ٣ؼ٢٘ رلخٍ ٖٓ حلأكٞحٍ" كويحٕ حُؼ  

وخكخص حلأهَٟ طظٌٖٔ ٖٓ حُٔلخكظش طلظ٢ٔ ٖٓ ًٍٞى هي ٣ٌٕٞ هخطلا... ٝرخطٜخُٜخ رخُؼ  

ظٜخ ك٢ حُظـي٣ي"ؿ٤يح ػ٠ِ أٛخُظٜخ ٝآٌخ٤ٗ  
5
. 

ٕ  " ،وخك٢ٞحَٛ حُؼ  أًي حٌُخطذ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓوخلاطٚ ػ٠ِ ٍَٟٝس حُظ  ُوي  وخكش ك٢ حُؼ   لأ

ٕ حُوخٙ ٝٝطؼط٢ ُِ٘خ   ،ظٔؼخ ك٢ ٤ًِظٚك٠ٍٞٛخ أٝ ؿ٤خرٜخ طوٚ ٓـ  ٞ ٌٛح ّ ٌٛح حُظِ

هْٜ  َ "ًَٝ ٌٛٙ حُظ٣ٞ٘ؼخص طٌٝد ك٢ حُل٠خٍس حُؼخ٤ُٔش ،حلأِٓٞد ح٤ُِٔٔ ح١ٌُ ٣ل
6

 ،

٤ِٓٝش  -كٔذ ٍأ١ حٌُخطذ-وخك٢ ٤ُْ كٔخ٣ش ُِو٤ٜٛٞخص، ٝلا ٣ٌٕٞكخلاٗـلام حُؼ  

 ُلٔخ٣ظٜخ ٖٓ حٌُٝرخٕ.

                                                             
1 En Nasr, culture et pages culturelles. 
2En Nasr,  L’art dans la cité. 
3 En Nasr, produire 
4Malek haddad, L’élève et la leçon    / "...ٖأٍحى حُظخ٣ٍن إٔ إًٔٞ ٓ٘لَؽ حُٔخه٤ٖ، ػ٠ِ ٤ُٖ٘ٓ، ػ٠ِ ك٠خٍط٤" 
5
 En Nasr, La culture affaire du monde.                ٕغ ٢ٌُ طـظ٢٘ " حُؼوخكش لا طٔظط٤غ إٔ طؼ٤ٖ ٓ٘ـِوش ػ٠ِ ٗلٜٔخ ك٢ٜ طلظخؽ لأ ِ ٘  ط 

ٟ ٝطؤهٌ حلأًٔـ٤ٖ رخطٜخُٜخ ربٗـخُحص أهَٟ  ٝطظ٘زغ طـظ٢٘  ٞ ر٘لٜٔخ ٝط٠خػق ى٣٘خ٤ٌ٤ٓظٜخ ٝك٣ٞ٤ظٜخ، حُؼوخكش، طظٜ         
6  En Nasr, culture et niveau culturel. 
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ٕ  لا ٗٔظط٤غ اؿَحء ٓوخٍٗش "٤٠٣ٝق  رؤٗ٘خ   ِأحُؼ   ر٤ٖ ػوخكظ٤ٖ، لأ ُظٜخ ٝأٛخ ،وخكش لا ط ـ

٤ قِ ػخ٤ُٔظٜخ،   ٌ  "٢ٛ ٤ُٔض ٓلخٍهشٝح٤٘١ُٞش ط
1

، ٝحُٔوخٍٗش اؿلخف ك٢ كن حُو٤َْ 

حلإٗٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼظَف رٜخ ًَ حُي٣خٗخص، أٝ حُٔؤٓخس حُؼخ٤ُٔش حُظ٢ طْٔ حلإٗٔخٕ ك٢ 

يع ػٖ حُـٞع، ١ ػخ٠ٗ ٖٓ حُـٞع ػَف ٤ًق ٣ظلحُـٜخص حلأٍرغ ٖٓ حُؼخُْ "ًخٌُ  

كٔلٔي ى٣ذ ٤ُْ ًخطزخ ؿِحث٣َخ كلٔذ، رَ ٛٞ ًخطذ ػخ٢ُٔ ٝ"حُيحٍ حٌُز٤َس" طزو٠ ا٠ُ 

حلأري ٓؤٓخس ُِـٞع، ٌٛح حُـٞع ح١ٌُ أٛزق ح٤ُّٞ ٛخؿٔخ ٖٓ ىحٍ ٛز٤طخٍ ا٠ُ أًٞحم 

حُٜ٘ي"
2
. 

ٕ  " ٖٓ هَأ ٝطٌٕٞ حُؼ   ف ػ٠ِ ٓيٕ كظ٠ هزَ ٣ُخٍطٜخ لأ  َ ٗي طظؼ وخكش ػخ٤ُٔش أ٠٣خ لأ 

٘ظ٤ِ" أٝ "ًٍُٞخ" أٝ "رلآٌٞ ارخٕ" ٣ؼَف آزخ٤ٗخ أكٖٔ ٖٓ حُٔخثق أٝ ٖٓٔ "َٓك

ًٞك٢ٌٔ" ًؤٗٚ  ٓظ٣ٞخك٢ٌٔ" أٝ "ر٤ٌٖٗٞ" أٝ "ٓخ٣خٖٓ هَأ "ى٣ٝٝو٢٠ ػطِظٚ ٛ٘خى. 

ٖٓ هَأ "ًخطذ ٣خ٤ٖٓ" أٝ ٍأٟ ُٞكش  "ُز٣ُٞي" أٝ "هيس" أٝ ًٝٛذ ا٠ُ ٤ٍٓٝخ، 

ٓخٙ ُْ ططآٛخ ٖٓ هزَ ....ٖٝٓ ٛ٘خ لا ٍؿْ إٔ هي ،"ا٤ٓخهْ" لا ٣ـَٜ حُـِحثَ رٌَ٘ ٢ًِ

٤َٔٓطٚ حُل٤٘ش.... ٝحُلٖ  أػ٘خء٢ حلاٗ٘ـخلاص حُؼخ٤ُٔش ُلإٗٔخٕ طْٜ حُو٤ٜٛٞخص ٝطٌٝد ك

  ٞ خّ"٣ٝزو٠ حُوخْٓ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ حُ٘   ،سٛٞ ريح٣ش حلأه
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En Nasr, culture et niveau culturel 
2 En Nasr, culture et pages culturelles. 
3 En Nasr, culture et niveau culturel .  

 
 (لطالبة )...لالحذف 
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 انضُاحح: 2

خى٣ش ًخٕ ػ٠ِ حُـِحثَ رؼي حلآظولاٍ إٔ طٜ٘ٞ رٔوٞٓخطٜخ ٝطٔظؼَٔ ًَ ١خهخطٜخ حُٔ

 ،ق حُٔٔخٍ حُوخ١ت ح١ٌُ ٟٝؼٜخ ك٤ٚ حلآظؼٔخٍُظٜل   ،ٝحُز٣َ٘ش ك٢ حُوطخػخص حُٔوظِلش

ٔ  ٝط٘لظق ػ٠ِ حُؼخُْ حٌُ   ٤خكش ١ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼَف ػٜ٘خ حٌُؼ٤َ. ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُوطخػخص حُ

حُظ٢ ٗـيٛخ ك٢ رِيحٕ أهَٟ هي كِ ض ٓلَ حُطخهش )رِيحٕ كو٤َس ٖٓ ك٤غ ٓٞحٍى حُطخهش ٝ 

  ٔ ٖٓ ٗٔخػش حُٔٔخكش  ،٤خكش حُٔظطٍٞس(. كخُـِحثَ طٔظِي ٓئٛلاص ٤ٓخك٤شؿ٤٘ش رل٠َ حُ

  ٞ ع حُٔ٘خم ٝحُطز٤ؼش )حُـزخٍ، حٍُٜٔٞ، حُٜلَحء، ٝحؿٜش رل٣َش طٔظي ػ٠ِ ١ٍٞ ٝط٘

زش ٖٓ ٝٗٞح٣خ ٤١   ،لا ٣لظخؽ الا ُزَحٓؾ ٓلٌٔش ،طـؼِٜخ رِيح ٤ٓخك٤خ رخٓظ٤خُ ،حُ٘ٔخٍ(

 ١َف حُٔٔئ٤ُٖٝ ٝأر٘خء حُزِي. 

ٓؼِٔخ ٗؼؼَ ػ٠ِ ر٤ض حكظَ  ٣ٞ١لا ٖٓ  -٣وٍٞ ٓخُي كي حى–أٛزل٘خ ك٢ ر٤ظ٘خ ح٥ٕ ٝهي "

٤ِٖ، ٖٓ ح٥ٕ كٜخػيح ٣لن ُ٘خ ٣ُخٍطٚ ٝاػخىس حٓظلاًٚ ٝؿَىٙ ٝكَحٓظٚ، ١َف ٓظطل  

ٝٗزؼغ ك٤ٚ ٖٓ ػوِ٘خ ٝ ٍٝك٘خ ٝٗؼ٤ي طؤػ٤ؼٚ، ُِٝٓ٘٘خ ٌٛح  ،ٝٗو٤ْ ك٢ أٍؿخثٚ ؿُٞش حُٔخُيِ 

رَ ٓٔق ُٚ  ،ٝحٓظولاُٚ ُْ ٣ٌٖ ٓززخ ك٢ ػُِٚ ،ؼخُُْي٣ٚ رخُطزغ ٗٞحكٌ ٓلظٞكش ػ٠ِ حُ

"رخٓظلاى ٗو٤ٜظٚ
1
. 

  ٔ ٤َِ، ع حٌُخطذ ك٢ ٓوخلاطٚ رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُظل  ٤خكش ٝٓلٜٜٞٓخ ٝٓ٘خًِٜخ ٝآكخهٜخ طلي  ػٖ حُ

 ٢ كَٜٗخٛخ ك٢ حُٔوخلاص حُظخ٤ُش:ٝحُظ  

- MARHABA. 03 Sep 1965. 

-Pour des vacances en Algérie 27 Mai 1967. 

- Présence Algérienne 22 Juillet 1967. 

-Tourisme et culture 09 Mars 1968. 

 

                                                             
1 En Nasr, Pour des vacances en Algérie 27 Mai 1967(n°624). 
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 صُاحح لاكرشاف انزاخ:5.2

  ٘ ٣لظخؿٜخ ح٣َُٔٞ لآظؼخىس  ،لخء طٞؿي كظَس حٗظوخ٤ُش ط٠ٔٔ كوَس حُ٘وخٛشر٤ٖ حَُٔٝ ٝحُ

ٓ٘ش  731هٍٞ ك٢ ٓؼظَى حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي، كٔخ رخُ٘خ اًح ١خُض ٓيس حَُٔٝ )ػخك٤ظٚ ٝحُي  

ٖٓ   ٔ  ،َ ك٢ ًَ حُوطخػخص(َػش ك٢ حٓظيٍحى حُظؤه  حلاكظلاٍ( ٝحٗؼيٓض كظَس حُ٘وخٛش )حُ

َ   "ٌٛح حُزِي ح١ٌُ أطخٗخ ٖٓ ُٖٓ رؼ٤ي، ٗخؽ   رٚ،  ك٠٤خٕ طخ٣ٍو٢ أٍحى إٔ ٣ٞى١َ  ٖٓ ً

  َ خرظش حُٔزَٜس"٣ٝؼٞى ا٤ُ٘خ ٓؼَ حُلٌَس حُؼ   ،ٓخٍ ٝٓ٘ظ٠ٜ حٌٍُٝس٣ٌٝٛذ ا٠ُ ٓ٘ظ٠ٜ حُ
1
 

٠ هزَ طؤ٤ٖٓ ُؤش ث١َ أػ٘خء حلاكظلاٍ ٛٞ طؤ٤ٖٓ ٗلٔٚ ٝػخثِظٚ كظ  ًخٕ ٛخؿْ حُلَى حُـِح

ٌ ِض ريٍٝٛخ ٓؤٓخس اٗٔخ٤ٗش آٌٗحى. ًخٕ ٓطَٝىح ٖٓ ٓي٣٘ظٚ أٝ ٓطخٍىح ٖٓ  ػ٤٘ٚ حُظ٢ ٗ

ٔ   ،١َف حُٔلظَ لَ ٝلا ٓظؤٛزش ُْ ٣ؼَف ٌٛح حُلَى حٓظوَحٍح ك٢ ؿِحثَ "لا طيكغ ا٠ُ حُ

٤ظ٘خ رَ ً٘خ أٓخّ ػظزش ر٤ظ٘خ ٝك٢ ٗخٍع ٤ُٔخكش ٓؼ٤يس أٝ ػطَ ٣َٓلش، ُْ ٌٖٗ ك٢ ر

حُظخ٣ٍن"
2
. 

هي كَٝ ػ٤ِ٘خ ٌٗلا "لإٔ حلآظؼٔخٍ  ،ُْ ٣ٌٖ حُلي٣غ ػٖ حَُحكش حٝ حلآظـٔخّ ٌٓٔ٘خ

ٓؼ٠٘ حُز٤ِي ٝحُٔؼ٤َ ٖٓ حُؼزؼ٤ش ٝٓلخٍهخص ٓؤٓخ٣ٝش ٓـَىس ٖٓ حلإٗٔخ٤ٗش، ًٝخٕ حُلا  

  ٝ "هزؼش ٤ُٔض ُ٘خم ؿَٝد ْٗٔ طلض ظَ ُِٔو٣َش ٣لَٝ حُوخٕٗٞ. كلا ٣ٌٖٔ طٌ
3

  . 

  ٞ ٍ ٝحلاًظ٘خف، ٝرؼي إٔ ًخٕ أٓخ رؼي حٓظَؿخع ح١ُٖٞ أٛزق ُِـِحث١َ أُق ٓزذ ُِظـ

٣ٔٔغ ػٖ أٓخًٖ ك٢ أهخ٢ٛ ١ٝ٘ٚ ٛخٍ ربٌٓخٗٚ ح٤ُّٞ ٣ُخٍطٜخ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ 

ٜخ ١َٗ لأٗ   ،حصٝؿؼَ حٌُخطذ ٓؼَكش حُزلاى طٔزن ٓؼَكش حٌُ   .وخك٤شخطٜخ حُؼ  ه٤ٜٛٞ  

ػ٘يٓخ طظخف ُ٘خ  -٤٠٣ق  -حٌُخطذ هخٛش، ٝاًح ُْ ٍِٗ رلاىٗخأٛخُش حُل٘خٕ ػخٓش ٝ

  ٔ  َحص ٗظَؼ٘ ض  ك٢ حُزلغ ػٜ٘خ ك٢ ٌٓخٕ آهَ.حُلَٛش كٌٜح ٣ؼ٢٘ كَٓخٗ٘خ ٖٓ ٓ

 

 

                                                             
1En Nasr, Pour des vacances en Algérie. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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 ,Maupassant ,Daudet ٝحٛظِ ًظخد ًزخٍ لاًظ٘خكٜخ"٣َ٤ٖ أُٜٔض حُـِحثَ حٌُؼ

Gide ،  ٠خى ٝحُٔـخلاس، ٝؿ٘خث٤ش أػِ٘ٞح رؤْٜٗ كَك٤خ ٝأىر٤خ ٓ٘ز٣َٜٖ رخًظ٘خف ؿِحثَ حُظ

  ٔ َ  حُ م ُِ ِ  ٝ ي  ٔ س ُـزخُ٘خ، ٝحُؤٍٞ حُ ََ ؼِ  ٘ وَ  ٔ ٤ٔش ٓخٍ، ٝٓوخ١زش حٌُ حص حُل٤ٔ  ٍٜٞ، ٝحُـَأس حُ

ش ك٢ حُٔيٕ حُوي٣ٔش حُظ٢ ط٘زٚ حُلؾ.... ًؼزخٕ ٣َٜٓٔخ ك٠خء ٣َٓخ٢ُ ُِزلَ، ٌٝٛٙ حلأُه  

"ك٢ أٓٞحؽ حُٔظ٢ٓٞ حُؼخٗن
1

 ـ ، كٌخٕ ٖٓ حُٔظٞهغ ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ط َ ػطخءحص ظل

ٓ  حُل٘   خد ٝح٤ُٓٞٔو٤٤ٖ رخُظوخثٜخ ر٘زغ ٖٓ حلإُٜخّ. طليع حٌُخطذ أ٠٣خ خ٤ٖٓ ٝحٌُظ  خ٤ٖٗ ٝحَُ

حُظ٢ أكزض حُـِحثَ كزخ ريٕٝ ٓ٘خُع ٝٝؿيص ٗلٜٔخ  Isabelle EBERHARDT  "ػٖ

"ك٤ٚ رٌَ٘ ًخَٓ
2
. 

َْ ٓلَ ىٍح٢ٓ اػلا٢ٓ ا٠ُ طِٔٔخ ٔ  ٝك٢ ا١خٍ حُظؼ٣َق رخُـِحثَ ُِـِحث٤٣َٖ ٗ ظ ِ ٘ٚ ٕ، ػ

طؼٞى رخُلخثيس ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ  ،ٓخُي كيحى ًًَٝ ٓخ ٌُٜٙ حُٔزخىٍحص ٖٓ أ٤ٔٛش

َ كخُٔٔخكخص حُط  "لأٓزخد هي طٌٕٞ ؿ٤َ ٟٓٞٞػ٤ش أك٤خٗخ،  ،٣ـِٜٕٞ رلاىْٛ ِ ٜ ٣ِٞش لا طٔ

  ٖ ٌ  ػ٘ ،لا طٌٕٞ ػخثوخ أريح -٣وٍٞ حٌُخطذ–ٌٛٙ حُٔٔخكخص  حُظ٘وَ ؿخُزخ، ٌُٝ ٕ  يٓخ ٗل  َ رؤ

ٕ  رِيْٛ ٣ٔ٘لٜخ ُْٜ  ،حُزلغ ػٖ ؿَرش ػ ط٤ِش ك٢ حُوخٍؽ ك٢ىٕٝ لا ٣ظَى   حُزؼٞ ٓغ أ

"رُٜٔٞش أًزَ
3
. 

 حُح:اُانغشتح انضّ  2.2

ػ٘يٓخ ٗٔٔغ ًِٔش "ؿَرش" ٣ظزخىٍ ا٠ُ أًٛخٗ٘خ ٓلّٜٞ حُـَرش حُــَحك٤ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ 

٠ حٓظؼٔخٍ َ اُحلإٗٔخٕ رؼ٤يح ػٖ رِيٙ، ٝهي ٣ لِْ رخؿظَحد ػوخك٢ ُٝـ١ٞ ػ٘يٓخ ٠٣ط  

ل٢ ٓؼِٔخ كَٜ  ُٔخُي كي حى ٞع ا٠ُ كي حلإكٔخّ رخُ٘  ٣َٜٝ ٌٛح حُ٘   ،ُـش ؿ٤َ ُـظٚ حلأّ

ش حُل٤َٔٗش.  ٓغ حُِ ـ

  ٕ ٔ   ٝاًح ًخٕ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَرخص ه٣َٔخ كب ٕ  حُـَرش حُ  ٤خك٤ش طٌٕٞ ىحثٔخ حهظ٤خ٣ٍش، لأ

َ  ٣ظٔؼ   ،كؼَ ح٤ُٔخكش ك٢ كي ًحطٚ ٛٞ كؼَ اٍحى١ لآظـٔخّ ًَٝٔ حكش ٝحَ ك٢ ١ِذ حُ

                                                             
1En Nasr, Présence algérienne, 22 Juillet 1967. 
2 Ibid, Isabelle Eberhardt lia son destin au destin même de l’Algérie. Il n’est pas jusqu’à la façon d’ont elle 
mourut qui ne l’enracine encore à cette terre violente et douce. Elle aima ce pays d’un amour sans partage. 
Elle l’aima NATURELLEMENT, spontanément, filialement. Elle se retrouvait totalement en lui. 
3 Ibid. 
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  َ ٔ  ط٤زش حُظ  حُٞط٤َس حُ ؼَِ حُلَى رخَُِٔ ١ٞحٍ كظَس ػِٔٚ حُ ٣ٞ٘ش، ك٤طِذ حُزؼٞ ْٜٓ٘ ٢ ط٘ 

كخص حُـ٤ِٔش حُظ٢  ػطِش هخٍؽ ١ْٜٝ٘ ُلآظٔظخع رٔ٘خظَ ىٕٝ إٔ ٣ؼَكٞح رؤٕ ٌٛٙ حُِٞ 

يِة  ٔخ ٓٔخٙ ٔوطٞح رٌُي ك٤هي طٌٕٞ ه٣َزش ؿيح ْٜٓ٘ ىحهَ ح١ُٖٞ، ك٤َ  ،أػٜخرْٜ طٜ 

ٔ لَ  -رؤ١ كخٍ ٖٓ حلأكٞحٍ–ل٤َِ ٝلا ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُظ   .٤ِشطذ رخُـَرش حُؼ طَ حٌُخ اىحٗش حُ

ٔ لَ ح٥كخم  -٣وٍٞ كيحى–ٝحلاًظ٘خف "رٔخ أ٢٘ٗ ٓخكَص ًؼ٤َح  ٟ ق حُ أػَف ٤ًق ٣ٞ

  ٕ ٤ٜ٘خ، ٤ًٝق طظٞحُٕ حُ٘ظَحص ك٢ ٟٓٞٞػ٤ش أًؼَ ٗـخػش.... ٤ًٝق أ حلأكٌخّ  ٣ٝ ـ

ّ حٓظلخٕ حُظ   ِٝ ٢٘ أػَف أ٠٣خ إٔ حلأٓلخٍ زخىٍ ٝحلاًظ٘خف، ٌُ٘  َ ٝحُظ  ٞحٛحُٔٔزوش لا طوخ

٘   ،لا طٔظِي ًَ حُِٔح٣خ ٕ حُ ِ  ٞ خ ك٢ ٓؼظْ حلأك٤خٕ"ز٤زش رخ٠ُ  ٝلا طٌ كٜ  َِ ٍَٝس، رَ ط ل 
1
. 

   ٔ ٕ ٖٓ ٓوخٍٗش ٓ٘خ١و٘خ حُ َ  ؿخء حٓظ٤خء حٌُخطذ ٖٓ ٛئلاء حٌُ ٣ٖ لا ٣ِٔٞ  حثؼش ٤خك٤ش حُ

رؤٗ٘خ ٗٔظط٤غ إٔ ٗظؼخك٠  -٣وٍٞ–، "أٗخ ٓظؤًي رؤهَٟ ك٢ أٍٝٝرخ ًٝؤٜٗخ ٓـَى حٍطيحى ُٜخ

، ٝإ ًخٗض ٌٛٙ حُـزخٍ )ك٢ حُـِحثَ(  Comblouseٖٓ َٓٝ ك٢ ح٣َُ٘ؼش أًؼَ ٖٓ 

حٍ ك٢   ُ طؼـز٢٘ كِٖ أإًي ؿٔخُٜخ رو٢ُٞ "آٙ ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢ ...." . طٍِ٘ أٗـخٍ حُٞ

"ٗظٖ أٗلٔ٘خ  ٠ رخٓظِ٘حف كِٜٔخ:١ ٣ظِٔ  حٌُ   ،ؿ٤ـَ ٝرـخ٣ش ا٠ُ حُزلَ حلأٍُم حُٔـَّ

ٔ يٍ ك٢ رٞكٔخٓش أؿَٔ ٓٔخء ك٢ حُؼخُْ: " ٗظٖ  ، la cote Dazurك٢  طَكغ أٗـخٍ حُ

 la، ٣ٝؼ٤َ ك٤٘خ ٤ٓ٘خء حُؼخٛٔش  super-cagneأٗلٔ٘خ ك٢ ؿزخٍ حلأُذ"، طًٌَٗخ رـخ٣ش د

Baie des Ange حُٔظ٤ـش د َ ًِ  ٌ َ ط٤زخُس la provence، ٝط ِ ً  ٌ .  le lavandou، ٝط

٣ش   َ ك٢ ًَ ٌٓخٕ رؼ٤ي الا ٛ٘خ، الا ك٢ رلاىٗخ، الا ك٢  ،ٗظٖ أٗلٔ٘خ ك٢ ٌٓخٕ آه٣َخ ُِٔو

ؾ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓ حلأؿخٗذ ِٜ ٣ٖ لا ٣ؼَكٕٞ ٝلا ط ئػ َِ ك٢ ٛئلاء حٌُ   ،رلاىٗخ حُـِحثَ حُظ٢ ط ز

ٜ  كظ   ٍٞ"٠ أْٜٗ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ رـخٗذ ًظخد ٓـِن ٣لظ١ٞ ػ٠ِ أٍٝع حُ
2
. 

  ٔ كوي ٓوطض ك٢ حُؼزؼ٤ش " ،ِح٣ٝش ىٕٝ ؿ٤َٛخ٤خكش ٖٓ ٌٛٙ حُاًح ٗظَص ٌٛٙ حُلجش ا٠ُ حُ

م رؤٕ  Nevers أGeneveٝحُظ٢ طـؼَ ٜٓ٘خ طؼَف  ي ِ ريلا ٖٓ حُؼخٛٔش أٝ طِٔٔخٕ ٝطٜ 

."ريلا ٖٓ حُٔوَح٢ٗ  Guillaume Tellٝطٔظؤْٗ رخُلي٣غ ػٖ ؿخ٤ُ ٤ٖ، آرخثٜخ ًخٗٞح 
3
 

                                                             
1 An Nasr, Pour des vacances en Algérie. 
2Ibid.  
3Ibid.  
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  ٞ ٍ أٓلخٍ ٝػطَ ٤ٓٝخكش ػوخك٤ش هخٍؽ حُـِحثَ كو٢، اكٔخّ ٝرٌُي ٣ٜزق طٜ

إٔ ٣ـؼِٞح ٖٓ  -كٔذ ٍأ١ حٌُخطذ–رخلآظؼٔخٍ، ُٝٔلخٍرش ًُي ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُـِحث٤٣َٖ 

  َ ٔ  ٌٛح حُزِي حُ  ٤خكش حُي حه٤ِش.حثغ أٍٟخ ٓوظخٍس ُِؼطَ ٝحُ

"حُـَٝد ح١ٌُ ٍأ٣ظٚ ٣ِ٣َ طـخػ٤يٙ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش، ٛيه٢ٗٞ لا َٗحٙ الا ػ٘يٗخ، ٝلا طـِٜٚ 

ٗٞحٍّ ٤ٓي١ ٍحٗي حُٔ٘ظزٜش ُٔؼـِس ًَ ٓٔخء".
1
 

 انضُاحح انثقافُح:2.2

  َ ٔ  طٌٕٞ حُ ٤خكش ك٢ ٌٛٙ حكش ٝحُظَك٤ٚ ػخىس حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ٖٓ حُؼطِش، ٝطَطز٢ كٌَس حُ

ِ  حُلخُش حٍطزخ١خ ٤ٟ   ٔغ ٌُٖ ح٥كخم لا طظ   .٣خٍس ٝحًظ٘خف رِي أٝ ٓ٘طوش ٓؼ٤٘شوخ رٔلّٜٞ حُ

زخع حُل٠ٍٞ غ ا٠ُ اٗىٕٝ حُظطِ   ،اًح حًظل٤٘خ رخُزلغ ػٖ حَُٔحكن حُٔخى٣ش ح٣َُٔلش كو٢

ٔ  حٌُ   ،وخك٢حُؼ   ك٢ رلاى ٓؼَ رلاىٗخ "٤خك٤ش ريلا ٖٓ ٣ُخٍطٜخ. ١ ٣يػٞٗخ ا٠ُ هَحءس حلأٓخًٖ حُ

، رِي ػخ٠ٗ رٌَ٘ ًز٤َ، لا طٞؿي ك٤ٚ روؼش ؿ٤َ طخ٣ٍو٤ش أٝ ؿ٤َ أٓط٣ٍٞش..... ٖٓ ٓؼ٤يس 

أٝ  طظ٘خػَ ك٢ حُـِحثَ أٓخًٖ ؿ٤ِِش أٝ كخط٘ش، ِٓل٤ٔش ،ا٠ُ طزٔش ٖٝٓ حُٜوخٍ ا٠ُ ؿَؿَس

"٣َٓلش، أٓخًٖ ٣ـظٜي ك٤ٜخ حُظخ٣ٍن ٝحُــَحك٤خ ك٢ ارٜخٍٗخ
2
خ٣ٍن كٌخ٣خص ّ حُظ  ك٤وي    .

حٌُٔخٕ، ٝطويّ حُــَحك٤خ ُٞكخص ك٤٘ش ط ؼ٤َ حلأكخ٤ْٓ، ٝطٜزق ٣ُخٍس حُـِحثَ ك٢ ا١خٍ 

٘  ٤ٓخكش ىحه٤ِش كؼَ ػوخك٢ ٣ٔظٞؿذ حُظؼ٣ِِ، " لإٔ حُـِحثَ لا طوي   ْٔ كو٢ رَ طِٔي ّ حُ

ٝ  طؼَٟٚ  ٘  طلض حُؼ   ،ٝكخَٟ طَ٘كٚ)...(ٓخ ٢ طلض حُوَٕٝ حُظ   ،ِْٔٞؽ ٝطلض حُ

حلأٝهخص حُٔؼخَٛس رٔؼـِس ك٢ ط٤ٔوخى ػخٛٔش حلأري٣ش طظ٘زغ  ُٜخ ك٤خس ٣ٞ١ِش ؿيح، 

ٔ  حُؼ   رٞحرش ط٘لظق ٤ٝخكش، كخَٟس رلا أَٓ ًٝؤٜٗخ ط٣َي إٔ طل٤خ رٔخ٤ٟٜخ، وخكش ٝٓلَ حُ

                                                             
1. An Nasr, Pour des vacances en Algérie 
2 An Nasr, Tourisme et culture, 9 Mars 1968  (n°871).   كان مالن حداد ٌرى الجمال فً كل شًء وفً كل ركن من أركان
 بلاده الحبٌبة.
Frenda dans le Sersou et les grottes des « Prolégomènes »,Tlemcen à l’ombre de Sidi-Boumedine aux ruelles 
mesurées et émouvantes comme une phrase de Mohamed Dib, Djurdjura qui médite avec Mohand et 
chante avec Amrouche, printemps de Guelma et de sétif avec ce lycéen qui devait devenir Kateb Yacine, 
l’arc- en -ciel  de Dinet dans l’oasis de Bousaâda, la passion d’Isabelle Eberhardt dans les soleils enchantés d’ 
Ain Sefra, les regard de lumière de Ben BAdis à Constantine, la gloire silencieuse du Cheikh El-Aïd sous les 
palmes de Biskra, M’Sila et la caméra visionnaire de Lakhdar Hamina, le talent d’un pays s’est transmis à ses 
enfants et l’Algérie n’est plus qu’une anthologie qui ne demande qu’a s’ouvrir.  
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Tragean  رـخٗزٜخ ٝطؤهٌ ٤ِ٤ٗخ لؼش، ٝطلَّ ػ٠ِ ح٥كخم حُؼ٤ٔ٘ش ُلأٍح٢ٟ حَُٔط

رظؤ٤ًيٛخ ػوَ حٓظَٔح٣ٍش حُـِحثَ ١ٝٔؤ٤ٗ٘ظٜخ" ،ٓ٘خٝرش طخ٣ٍن آهَ
1
 

 َٓ٘ٝع ٛٞ ،ٍأٟ ٓخُي كي حى أ٠٣خ إٔ كٌَس ٝهَحٍ اػطخء أرؼخى ؿي٣يس َُٜٔؿخٕ طٔوخى

ن ٌٛح حُطٔٞف رؼي ًُي ٣ـؼَ ٓ٘ٚ طظخَٛس ػوخك٤ش ًحص أرؼخى ى٤ُٝش. ٝهي طلو   ،١ٔٞف

ن ط٤ٔوخى َٜٓؿخٗخ ى٤ُٝخ ػ٠ِ ؿَحٍ َٜٓؿخٕ ؿَٕ أٝ ه١َخؽ ٣لو   ٝأٛزق َٜٓؿخٕ

  ٔ  وخكش ك٢ إٓ ٝحكي.٤خكش ٝحُؼ  حُ

  ٔ ٔ   -"٤خكش أٛيحف اٗٔخ٤ٗش ُْ ٣ـلَ حٌُخطذ ػٜ٘خ ك٢ ٓوخلاطٚ، ُِٝ ٤خكش ؿٞحُ ٓلَ ٖٓ حُ

ٝلا ٣٘ظزٚ ا٤ُٜخ  ،ٗوَأ ٌٛٙ حُـِٔش حُٜـ٤َس ٝحُٔخكَس ػ٠ِ ١ٞحرؼ٘خ حُز٣َي٣ش - أؿَ حُٔلاّ

ٚ هِش ٖٓ حُ٘خّ، ؿِٔش ر٤ٔطش ٝٛـ٤َس ٍؿْ أٜٗخ ٍٓخُش ٝرَٗخٓؾ هخثْ رٌحطٚ، طِو  الا 

ٝطَ٘ف حُـخ٣ش حُوٜٟٞ ٖٓ ح٤ُٔخكش"
2
،   َ ف ػ٠ِ أر٘خء حُزِي حُٞحكي حُٔظٔؼِش ك٢ حُظؼ

كٞم هخ١ٍش حُـِحثَ حُظ٢ ط٘زٚ رطخهش  ،ظوَد ْٜٓ٘ ٝطزخىٍ ح٣ُِخٍحص ٝػوي حُٜيحهخصٝحُ  

 ،وخكشخكش طئى١ رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ا٠ُ حُؼ  ٤٠٣ق رؤٕ ح٤ُٔ  ٝ -ًٔخ ٣وٍٞ حٌُخطذ–حُظؼ٣َق 

  ٓ ٍ، ٝػ٠ِ ٌٛح حُظ  ٝطٔٔق ر٘ظَس طؤ  ٞ وخٍد إٔ ٤ِش ا٠ُ ح٥هَ ح١ٌُ ٣٘زٜ٘خ أًؼَ ٓٔخ ٗظٜ

ٓ غ كظ٠ ٣ؤهٌ أرؼخىح اٗٔخ٤ٗش.  ٣ظٞ

 

 جىنح فٍ انجزائش: 1.2

٣يػٞ ٓخُي كي حى ا٠ُ ؿُٞش ٤ٓخك٤ش ٝحٓؼش ػزَ ٓٞحهغ ٓظؼي ىس ٝٓظزخ٣٘ش ٖٓ ك٤غ 

كٖٔ حُزلَ ا٠ُ حُـزخٍ ا٠ُ رلاى حُوزخثَ كزـخ٣ش، هٔ٘ط٤٘ش، حلأٍٝحّ،  ،ــَحك٤خ ٝحُطز٤ؼشحُ

ط٤ٔوخى، طِٔٔخٕ، حُِٔحد، ؿَىح٣ش ٝحُٜلَحء، ٣ؤهٌ ُحثَٙ ك٢ ٍكِش ٤ٓخك٤ش ٗؼ٣َش 

١ ًظزٚ رـَٔ ه٤َٜس ط٘لَٜ ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ ػٖ حٌُ   ،ًَٝ ًُي ك٢ ٓوخُٚ حُٔؼٕ٘ٞ "َٓكزخ"

                                                             
1 An Nasr, Tourisme et culture. 
2 An Nasr, Pour des vacances en Algérie. 
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  ٌ ٗؼ٣َش ًِٔخ ػيٗخ ا٠ُ حُٔطَ، ٝطظوَِ حُـَٔ ٗوخ١ كٌف  َ أر٤خطخرؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٝط٘

ٖٓ ١َف حٌُخطذ ط٤َ٘ ا٠ُ ىلالاص ػ٤ٔوش ٝٓوٜٞىس ٍرٔخ.
1
 

َف ٣يهَ حُِحثَ حُـِحثَ ٣ٝظلخؿؤ رٔ٘ظَ ٓؤُٞف ٝاكٔخّ ٓؼَٝف ٣ؼخى طل٤٤٘ٚ "أػ

خّ ٣ظليػٕٞ ػٜ٘خ  ا٠ُ ىٍؿش أٜٗخ ؿؼِض حُـِحثَ حُ٘  ٝ ،رِيحٗخ ٗوظَد ا٤ُٜخ رخ٣ًٌَُخص

حٍ، ٝطئًي ىٝٓخ اكٔخّ حُٔؤُٞف  أٛزلض ، ٗؼؼَ ػ٤ِٜخ  le déjà vueلا طٌظ٘ق رَ طِ 

ىح ٝلا ٗؤط٢ أريح َُِٔس حلأ٠ُٝ ا٠ُ حُـِحثَ، ٝػ٘يٓخ ٌٗٛذ لا ٗلخٍهٜخ ا٠ُ حلأري، ٓـي  

ِٝٛض ٌٛٙ حُطخثَس ٓؼِٔخ ٗيم حُزخد "أىهِٞح ً٘ض رخٗظظخًٍْ"
2
. 

ًحص ا٣وخع  ،س ٖٓ حُـ٘خث٤شهطؼش ٛـ٤َ"ٗ٘طِن ٖٓ حُؼخٛٔش حُظ٢ حػظزَٛخ حٌُخطذ 

٘  ٔجِ ٢ ٝهطَس ٖٓ حُو٤خٍ، ٢ٛ ٓي٣٘ش طط٤ٓٞٓو َ  ٖ ك٢ حُ ع ْٔ ٝطظزؼؼَ ك٢ ك٤خثٜخ، ٝطظل

  َ م حُٔئى٣ش ا٠ُ حُٔيٕ حُـِحث٣َش حُظ٢ طٔظوزَ ُحثَٛخ، ٝطؼَٝ ػ٤ِٚ ٓلخطٜ٘خ ٜٓ٘خ حُط

  ٔ "أِٓي ٣َ١وخ، ٝلا أػَف ٤ًق أهظخٍ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ  ؟ٌُٖٝ ٖٓ أ٣ٖ ٗزيأ .٤خك٤شحُ

ؼ٢ حلاهظ٤خٍ"رٞٓ
3
. 

ز٤ؼ٤ش، ١َم ط٘وطغ ٝططٞف، حُـزَ ٝحُزلَ ٛٔخ ٣َ١وش ك٢ حُؼَٝ رخلأُٞحٕ حُط  "

ٝحػظزَ حٌُخطذ رلاى حُوزخثَ طٜي٣َ ُؤ٘ط٤٘ش، ٝك٢ حلأٓلَ طٔخٓخ ط٘ظَ٘ حٍُٜٔٞ، ِٓطخٗش 

"ٓخٍ ٖٓ ٛزَٙ حُط٣َٞ ٢ً ٣ِظلن رٜخ٣ٝظلٍَ حَُ ،رخُوَد ٖٓ كخٍٜٓخ
4
ٝك٢ كو٤وش  .

ٝلا كظ٠  ،كيحى ٓخ ٣٘زٚ هٔ٘ط٤٘ش  ٝٝحى١ حَُٓخٍ أ٣٘ٔخ كَ ٝحٍطلَ حلأَٓ ُْ ٣ـي ٓخُي

ٔ  ك٢ حُوخَٛس ٝحُ٘    ٤ٖ.٤َ أٝ رخ٣ٍْ ٝحُ

ا٠ُ ط٤ٔوخى ػزَ رٞحرش "١َؿخٕ" ٝك٢ ظلاٍ "ح٤ِ٤ُ٘خ" طلَّ ط٤ٔوخى "٣يهَ رؼيٛخ 

ٍٛخكش حُل٠خٍحص، ٝأىٍى ػ٘يٛخ إٔ ًِٔش أ١لاٍ لا طؼ٢٘ ٤ٗجخ لإٔ حُٔوخرَ ٛ٘خ لا طٔٞص 

                                                             
ر تكملة للجملة الممطوعة أو خلك معانٍ جدٌدة ٌ سم طها هذا المارئ على النص استنادا إلى إحساسه أو   1 ربما ٌرٌد إشران المارئ فً تصو 

ره للؤ  شٌاء.تصوُّ
2Voir En Nasr, Marhaba, 3 Septembre 1965 (n°94).  
3Ibid.  
4 Ibid. 
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ٓخ طِٔٔخٕ كوي حٓظوَص ك٢ ٗزِٜخ ٝكخكظض رـ٤َس ػ٠ِ أٝهخص ػظ٤ٔش ُلإٗٔخ٤ٗش، أريح. أ

"ك٢ ٌٓخٕ ٓخ رٌٜٙ حُـِٔش حُظ٢ لا ط٘ظ٢ٜ -ريٍٝٙ-ٝحُِٔحد ٓوطغ أ٠٣خ ٣لِْ
1

  . 

ٜ  طوٞىٗخ حُـِلإ ك٢ ح" ع رٌٜح حلآْ "حُو٤ُٞش" رٔـَى حُظِل   .ٍدلَحء ٣ٝ٘ظظَٗخ حُي  ُ

ع َٓرخ ٖٓ ِ  ٝ ََ َهخص ك٢ ٤ٟخػٜخ َ أٍُم طٔخٓخ، ٝطِٜٞ حُط  ح٤ُٔخّ، حُظ   ٣ و٤َ  ا٤ُ٘خ أٗ٘خ ٗ 

  ٘ ْٔ ا٠ُ ر٤ظٜخ ٣ٜٝ٘غ حُزٔظخ٢ٗ ٍٝحثغ. ٝك٢ حلأه٤َ ٣ؼٞى حُ٘ؼَ ا٠ُ ر٤ظٚ ٝطؼٞى حُ

"٣ٝ٘لظق حلأكن ًخٌٍُحػ٤ٖ
2
. 

  ٔ ١ ٣ؼ١َ ػوخكش حٌُ   ،لَ ٝحُظـٍٞحطٔخع حلأكن ح١ٌُ هظْ رٚ حٌُخطذ ٓوخُٚ ٗخطؾ ػٖ حُ

١ لا ٣ؼظَف ٤ِش ٝاٗٔخ٤ٗش ٣ٝـؼِٜخ ؿٞحُ ٓلَٙ حٌُ  ٣ٝؼط٤ٜخ أرؼخىح ٓل ،حُلَى

    رخُليٝى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Voir En Nasr, Marhaba 
2Ibid. 
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 الوسائل السمعٌة البصرٌة: 2

رت وسابل الإعلام وتعد   مافات على وخاصة بعد انفتاح الث   ،دت بشكل مذهلتطو 

ورة بسرعة البرق. ى أصبح العالم لرٌة صغٌرة ٌنتشر فٌها الخبر والص  حت   ،بعضها

سادت وسابل الإعلام  ،الوراء فً الستٌنٌات من المرن الماضً ولكن برجوعنا إلى

لأن ها  ،ى أٌضا بوسابل الإعلام الجماهٌرٌةً تسم  والت   ،الثمٌلة )الإذاعة والتلفزٌون(

عتبر أٌضا من أخطر وسابل وت   .ٌنتستمطب وتستهدف جمهورا عرٌضا من المتلم   

علومة للمشاهد الجالس فً بٌته دون الإعلام وأنفعها فً نفس الولت، إذ أن ها توصل الم

 حف والمجلا ت للحصول على المعلومة. وتوف  ر علٌه تعب التناء الص   ،عناء ٌذكر

عة  د لنوات البث خاصة بعد تعد   –هذه المعلومة التً أصبحت تأتٌه جاهزة ومتنو  

ومن جهة أخرى لا تشترط فٌه معرفة المراءة كما هو الحال  –ونًالإذاعً والتلفزٌ

 حافة المكتوبة.النسبة للص  ب

مٌلة وماضٌها وآفالها، تحد ث مالن حداد وأسهب، وسط ر برامج عن وسابل الإعلام الث  

الممالات التالٌة  مافة والأدب وأشٌاء أخرى. ولد تم  انتخابٌاحة والث  واعدة تجمعها بالس  

 لهذا الموضوع:

- En marge du poème et du roman : Littérature et activités 

paralittéraire (les techniques audio-visuelles) 22 Avril 1967. 

- Plaidoyer pour la radio, 16 septembre 1967. 

- Son et lumière, 7 octobre 1967. 

- Présence et mission du cinéma Algérien, 9 Décembre 1967. 

- Pouvoir et sortilège de l’image, 1 Mars 7691. 
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 معٌة البصرٌة:الأدب فً ظل الوسائل الس   5.2

صل الأدب فً ولت من الأولات بمجالات محد دة تتفك مع طبٌعته "واتجه رجل ات  

حافة كً ٌستطٌع انً من المرن العشرٌن إلى التعلٌم أو الص  فً النصف الث   الأدب

تكرٌس فن  ه مادٌا"
1

موازٌة من وبٌ ن ما لهذه المهنة ال ،أن تحد ث الكاتب، وفً هذا الش  

ولت للٌل ظهر عنصر جدٌد  . ومنذ *إٌجابٌات ومن خطورة على الإبداع نفسه

ً تستطٌع أن تكون الت   ،معٌة البصرٌةمنٌات الس  لإمكانٌة نشاط رجل الأدب تمث ل فً الت  

 لفن  ه وتطبٌما له فً الرادٌو، السٌنما، التكٌٌف المسرحً، أو الإنتاج التلفزٌونً.امتدادا 

التً تجعل  ،ور بفضل هذه الوسابلبإمكان الإنتاج الأدبً أن ٌخرج إلى الن  أصبح الآن 

المشاهد ٌستمتع برواٌة من رواٌات الأدباء الكبار، وٌتفاعل معها وٌفهم أدق تفاصٌلها 

إخراجها تلفزٌونٌا، أو ، أو ٌشاهد مسرحٌة تم  *لٌتوص ل إلى الرسالة الكامنة فٌها

صة.الاستماع إلى أشعار فً الرادٌو   من خلال حصص متخص  

 سوف تواجهنا نسبة الأمٌة العالٌة ،(7691هذا الممال فً سٌاله التارٌخً )لبوضعنا 

حبٌس الرفوف، وهنا "ٌجد الأدب لسان حاله  -غتٌنبالل  –التً تجعل من الإنتاج الأدبً 

تعمٌمه"وت كوسابل لوٌة وفع الة لإشعاعه وورة والص  فً الص  
2

، وهذا لا ٌعنً أبدا 

ض حسب رأي الكاتب –دان الكتاب لمكانته فم ه ٌتكاثر إلى مالا لكن  " -التً لا ت عو 

"نهاٌة عندما ٌصبح المارئ مستمعا أو مشاهدا
3
أٌضا فً  وٌشارن المواطن الأمً ،

 ورة.وت والص  مافٌة بفضل الص  الحٌاة الث  

جعله  -تحصىرغم مزاٌاها التً لا تعد ولا  –فإن اختراع المطبعة "عر أما بالنسبة للش  

ولكنها تمال  ،حبٌس مربعات ضٌ  مة جامدة وبلا حٌاة بسبب الكتابة. فالمصٌدة ت مرأ طبعا

                                                             
1En Nasr,  En marge du poème et du roman : Littérature et activité paralittéraire(les techniques audiovisuelles) 
Samedi 22 Avril 1967(n°595).  

 .11البحث ص انظر هذا*

ن * ف نساء دار سبٌطار على أنفسهن من خلال الشاشة رغم أمٌته     ) . رواٌة الحرٌك لمحمد دٌب التً بمٌت عالمة فً الأذهان )سوف تتعر 

 
2En Nasr Littérature et activité paralittéraire. 
3 Ibid.  
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غنى وت سمعجدت لت لمى وت  أولا وو  
1
ل أن ٌثب ت أغانً الهم  "و . ار التً بإمكان المسج  

علٌنا جمعها، خاصة ونحن ندرن أخطار التمالٌد الشفوٌة والأشٌاء المنطولة ورهافتها 

ادٌالش   رٌط المغناطٌسً لحماٌة هذه المصابد من ٌشة والش  الآن فتوجد الر   دة وولتٌتها. أم 

ها المؤكد "الزمن" وتصبح الكتابة والرٌشة حماٌة لها من  ،ي لا ٌمتلن ذاكرةالذ   ،عدو  

"الضٌاع
2
. 

لف وفً حمٌمة الأمر لد ٌحتاج الإنتاج الأدبً إلى وسابل أخرى تحمٌه من الت  

 مما تفعل هذه الوسابل التً أصبحت لدٌمة فً ولتنا الحالً. وتستوعبه أكثر

ض سحر الاستماع:حضور الص   2.2  ورة ٌعو 

لدت ثمافة وما تعرضه من أفلام، فو   ٌنماورة من خلال دور الس  شاهد الص  عرف الم  

على -ن بالأشكال التملٌدٌة التً أعطت براهٌنها زٌه المتمس   حٌ  ر رجل الأمس الن  جدٌدة ت  

كالأدب والرسم والموسٌمى...الخ.                            من الغنى والحماسة  ،-لول الكاتبحد 

هذه الشاشة الكبٌرة التً تخطف أنظار المتفرجٌن وتهٌم بهم فً عالم من الخٌال" 

راف  نا نتكل م الٌوم عن حضارة الصورةجعلت ة موسٌمٌا. م  : صورة حٌ ة، مسموعة وم 

تاب إلى الد   صورة ناطمة توشن أن جٌن لتمنح المتفر   ،الثانٌةرجة ت بعد الكتابة والك 

ل" المتعة التلمابٌة الخاطفة على حساب التأمُّ
3
ً رعة والآنٌة الت  ٌة الس  لأن خاص   ،

ي الذ   ،اشة وأخذت مكانها فً الصحافة والإشهارتجاوزت حدود الش   ،ورةتمتلكها الص  

 . س اسعار بشكل حأصبحت الصورة فٌه تعو  ض الش  

ا أدب الأطفال فمد أصبح م زٌ  " عر نفسه ٌطلب نا بالصُّور أكثر فأكثر، كما صار الش  أم 

."حه للؤعٌنض   و  من الرسم والفنون التخطٌطٌة ضربة للم ت  
4
                                                      

لأن  لجمهور العرٌضلم تكن متاحة ل ،ورةغٌر أن  هذه المزاٌا التً تنفرد بها الص  
                                                             
1 En Nasr Littérature et activité paralittéraire.  ) Les « Editions Pierre Seghers », éditions spécialisées dans la 
publication de poésie, l’ont compris qui conjointement au livre éditeur le disque. Ces poèmes de grands 
poètes, dits par de grands comédiens, se lisent et s’écoutent, ce qui est d’un apport décisif dans la 
connaissance et la compréhension d’une œuvre. La chose écrite se libère de son inertie et s’anime jusqu’à 
nous(. 
2Ibid.  
3 Pouvoir et sortilège de l’image, 1 Mars 7691. (n°865). 
4 En Nasr Littérature et activité paralittéraire.  
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كانت حكرا على المدن الكبرى، ولم ٌكن  -على للتها بعد الاستملال-لاعات السٌنما

التلفزٌون لد عرف طرٌمه بعد إلى بٌوت العابلات الجزابرٌة البسٌطة، فكان الرادٌو 

 ضعة.                         وسٌلتهم الوحٌدة للاستماع إلى الأخبار والبرامج المتوا

ا ل ٌمنح الصورة "بعد وجود التلفزٌون وانتشاره،  أم  تراجعت شعبٌة الرادٌو، لأن  الأو 

ولكن من الخطأ تمدٌم  .، وٌمد م نوعا من الرفاهٌة دون عناءوالصوت فً آن واحد

لكل منهما تمنٌاته وأبعاده  لأن   ،نٌن متنافستٌادٌو على أن هما وسٌلتالتلفزٌون والر  

لفزٌون وتجتمع حوله فً المساء دون ل الت  لات الآن تفض   الخاصة، ومع ذلن نجد العاب

 1                                                    أن تفك ر حتى فً الاطلاع على برامج الرادٌو

ب  لكن الكاتب نظر إلى الرادٌو من زاوٌة أخرى تجعل منه مفجرا للخٌال "فلا ن رك  

ب لطعة فً التل  لطعة )مسرحٌة، رواٌة تمثٌلٌة...(  فزٌون، فً الرادٌو مثلما نرك  

ه المستمع وٌترجمه ؤوصمت ٌمل ،ور ذاتٌةصمح لنا المكروفون بأسرار ممتعة ووٌس

بنفسه"
2
بٌنما تحتاج الصورة إلى انتباهنا وتستدعً حواسنا وتحصرنا فً إطار  ،

                     .                                جاهز لا ٌمبل التأوٌل

ر الفكر من الصورة وٌعٌد إنشاءها مثلما ٌعٌد المارئ إنتاج الرواٌة التً بٌن ٌتحر  

وٌعطً المستمع أٌضا أبعادا جدٌدة لكل ما ٌستمبله من هذا المٌكرفون البسٌط،  ،ٌدٌه

 ،فٌصبح بدوره مخرجا مثل "المولع بالموسٌمى الذي ٌسمع مغمض العٌنٌن سمفونٌة

المناطك ذات الارتفاع  ه وتموده فوق العوالم المرهفة، إلىترحل به وتأخذه من عٌنٌ

ى الفكر من كل ما ٌ ثمله، فلا نحتاج إلى رؤٌة الناي كً نتبع عزفه العالً أٌن ٌ تنم  

وآهاته فً بماع الرمال..."
3
. 

                                                             
1 En Nasr, Plaidoyer pour la radio (  IL est incontestable, indéniable que la retransmission en direct ou même 
en différé d’un match de football à l’écran a une valeur documentaire, une valeur vécu en quelque sorte, 
infiniment plus convaincante qu’un reportage au micro seulement….lorsqu’on écoute une chanson à la 
Radio et lorsqu’on l’entend et la « voit » à la télévision, la même chanson, interprétée par le même artiste, 
revêt  néanmoins une présence plus dense, un pouvoir de communication plus intense. Elle fait vibrer 
davantage notre sensibilité et notre affectivité).  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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ومن جهة أخرى دعا الكاتب إلى لامركزٌة السٌنما والسمعً البصري بصفة عامة، 

ل   ٌف من كافة التراب الوطنً، كً ٌخرج الر    الإذاعً والتلفزي فً تغطٌة البث   وتأم 

ل وٌغرق فً ا لمرون عزلته وانطوابه، لأنه ما زال ٌنغلك على نفسه بمجرد حلول اللٌ 

 .*الغابرة بعد انتهاء النهار

  ٌنما الجزائرٌة:استقلال الس  2.2

التً تتطل ب وسابل ٌنما فً أٌدي الموة الاستعمارٌة كلٌة، ونظرا لطبٌعتها كانت الس  

فكٌر أن تظهر أصبح من المستحٌل وبعٌدا عن الت  "، عبٌرمادٌة هابلة مع حرٌة فً الت  

أو تزدهر أو تكون لها هوٌة تمٌزها، ولم تستطع فرض نفسها على الجهاز 

 هً الأخرى رتوتأث   .رغما عنه كما فعل الأدب أو الرسمصنع أو ت   ،يرماالاستع

ر ٌنمل كان المستعم  فذان مٌ زا النفوذ الامبرٌالً ولتها. لاب الل  بنفس الشكل للممع والاست

رعٌة على الاستعمار وتبرٌره ل بصرٌا لإضفاء الش  اشة ت ستغ  مواضٌع على الش  

على حساب كل حمٌمة تارٌخٌة وكل أصالة اجتماعٌة وكل احترام للمٌم  ،ظمالمن  

"المولرة
1
.                                                                                   

ٌنما فً الفترة الاستعمارٌة عن مواضٌع الأدب الكولونٌالً لم تختلف مواضٌع الس  

 -ٌمول الكاتب-، وطالتها الخطٌبة نفسهامس" و"البحر الأزرق"ي اكتشف "بلاد الش  الذ  "

دي ابراهٌم، ٌنما "الرجل الأزرق" وصلٌب الجنوب، دروب منسٌة، سٌفاكتشفت الس  

عواصف رملٌة،  ،رق )...(ارة والمبعة العسكرٌة لعضو من جولة الش  مال الح  الر  و

ف الولاحة تتول   محري لشرق من خشب، ولالتأثٌر الس   سرب أبٌض و"البلد"،و

بل كانت ت فرض علٌنا  ،عند إنجاز هذه الأفلام فحسب -ٌضٌف الكاتب–والفظاظة 

"على شاشاتنا
2
.  

                                                             
1Voir Présence et mission du cinéma algérien, 9 Septembre 1967 (n°794). 
2 Ibid. 

لشمس هذا الانطواء ٌعود إلى خصوصٌة حٌاة الفلاح وعمله، الذي ٌستدعً النوم باكرا والاستٌماظ باكرا لخدمة الارض لبل ظهور أشعة ا *

 الحارلة. ولا أضن أن سهر الفلاح فً مشاهدة أفلام سنٌمابٌة لد ٌعود علٌه بالفابدة. 
 )....( الحذف للطالبة.
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ٌنما الجزابرٌة أعطت براهٌنا من لبل مع "ٌاسمٌنة" اتب بأن الس  ومع ذلن ذكر الك

 ربات الأخٌرة للاستعمار.ه الض  عندما كانت الجزابر توج   ،و"بنادق الحرٌة"

 ،حرٌرٌة واستملالها كً تأخذ مصٌرها بٌدهاكان على الجزابر انتظار حربها الت  "

ع فكرها و وتعٌد وضعها فً إ ،هاحمً تستٌنما الت  وتمنح نفسها الس   طارها الأصلً وتنو 

"ٌنما مع الحرب ولم تكن ممكنة إلا مع الاستملالهذه الس  ولدت ده، رُّ عممه، وتف  
1
ي الذ   

ف  فتع   ،ٌةمنحها حركٌة وهو   والأمثلة كثٌرة  ،الجزابرٌون على أنفسهم من خلالها ر 

اس" مرورا كان لد ذكرها مالن حد اد فً مماله:" من معركة الجزابر" إلى "رٌح الأور

دنا ....فإذا أك  une si jeune paixو"اللٌل ٌخاف من الشمس" وفجر الهلكى"، ب"

بأن الجزابرٌٌن وحدهم لادرٌن على التحدث بشكل جٌد عن  -ٌضٌف الكاتب–ولبلنا 

ر بها، فهذا لا ٌعنً بأننا مأخوذون بنوع من غنً بها والاحساس والتأثُّ والت   ،الجزابر

ما كً وإن  مة، أو حتى نرجسٌة وطنٌة عبثٌة، شوفٌنٌة عمٌمة ضٌ  مافً أو الاكتفاء الث  

 ،ٌجب أن نكون من هذا البلد وننتمً إلٌه بكل أرواحنا وأعصابنا ،نعرف بلدا ما جٌدا

"اربة فً الماضً البعٌد للفطرةمرتبطٌن إلٌه بجذورنا الض  
2
 . 

مافة وتنتشر الث   ،ذلنوللعالم بعد  ،ٌنما الجزابرٌة بالجزابر للجزابر نفسهافت الس  ر  ع  

 -حسب رأي الكاتب–ارٌخ ٌوما سم والموسٌمى، ولد ٌمول الت  أسرع من الأدب أو الر  

 ٌنما هً أكمل الفنون على الإطلاق.أن الس  

ستعمل ضد شعب لتدمٌره أو ورة أخطر من أي وسٌلة أخرى، ولد ت  سلاح الص   إن  

ع بدرجة ٌنمابٌة أن ٌتمت  ً للمادة الس  وعلى المتلم   " أي العام بتزوٌر الحمابكاستمالة الر  

اشة التً تجعله مستهلكا سلبٌا. وحسب رأي ولا ٌهب نفسه للش   ،ممبولة من الوعً

                                                             
1 Voir Présence et mission du cinéma algérien. 
2Ibid.…)Si Aragon chantait si bien son Paris c’est qu’il en est le produit historique et la somme littéraire. Si 
kateb Yacine comprend le Rhummel c’est qu’il en a les accents  terribles. Si Cholokhov est né du Don c’est  
qu’il a vécu son fleuve. Federico Garcia Lorca ne pouvait qu’être espagnol et Césaire de son île. Ramuz 
ressemble au Valais et Pablo Neruda à la Cordillère des Andes…..la Turquie de Pierre Loti n’est pas celle de 
Nazim Hikmet. Et le talent n’y est pour rien le plus souvent(.  هذه أمثلة عن أصالة الأدباء وانتمابهم والذي ٌمنح خصوصٌة

 للؤدب.



127 
 

 ،بك تمدٌمه أولا والتعلٌك علٌه بعدهاالكاتب، لا ٌجب عرض فٌلم فمط ولكن من اللا  

"ومن هنا أكد على أهمٌة إنشاء النوادي السٌنمابٌة
1
. 

 

                                                                                                                                                                                                  :لحدٌثة فً تفعٌل السٌاحةدور التقنٌات ا 1.2

اسة مافة وإعطابها أبعادا حس  ٌة نشر الث  معٌة البصرٌة فً فعالتساهم الوسابل الس  

ً لم وتثبٌتها والمحافظة علٌها من الضٌاع أو النسٌان و"هنان واحدة حدٌثة نسبٌا، والت  

ي الذ   *إنها مشهد الصوت والضوء ،اتها الأصلٌةتكشف ربما عن كل مواردها وإمكانٌ  

ل"تأس   س على أحد الفتن الرابعة: "اللٌ 
2

 

ارٌخٌة ٌاحة، إذ تستعرض المدن الت  مة مع الس  وء بعلالة ضٌ  الض  وت وترتبط تمنٌة الص  

أو الأماكن الأثرٌة حكاٌاتها أمام الزوار تحت أضواء كاشفة تخطف الأبصار، 

ولا ٌكون هذا العرض إلا لٌلا " ،إلى الحمبة المستهدفةوبصوت مجهول ٌأخذ الزابر 

ومن  -ٌمول الكاتب–للٌلا: الخٌال هار فٌنا إلا ٌل ٌمتلن خاصٌة لا ٌثٌرها الن  الل   لأن  

ٌل دعوة الخٌال إلى الحلم لا توجد إلا خطوة أو عتبة نتخطاها عند الغروب، والل  

ارٌخٌة والمصالحات الت   مان والمكان والاستدعاءات الكبٌرة  للؤ سفار الكبٌرة عبر الز  

"الكبرى
3

 منٌة بشًء من التفصٌل فٌمول:. وٌشرح لنا الكاتب عمل هذه الت  

منٌة بسٌطة نسبٌا وأساسٌة. ٌعمل ، دٌكور، ضوء، تعلٌك، موسٌمى...الت  مكان عالٍ "

اكرة التً ت خرج الذكرٌات من طً النسٌان وتعٌد بعثها، وٌعٌد الضوء هنا عمل الذ  

ر الأضواء الكاشفة الل   ،تحٌٌن حدث فً إطاره ٌل والماضً. ٌموم المكروفون وت سْتثم 

أصوات مصطنعة فً هم من الوالعٌة  .و، وتعٌد خلمهوتخلك الموسٌمى الجعلٌك بالت  

                                                             
1Voir  Pouvoir et sortilège de l’image. 
*Le spectacle « son et lumière » inventé dit-on, une nuit d’orage par un châtelain qui à la lueur des éclairs 
et dans les déchainements du tonnerre et de la tornade, découvrit les beautés de son château, sa 
« présence » tragique et sa vie mouvementée 
2En Nasr Son et lumière 7 Octobre 1967(n°740).  
3 Ibid. 
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تعطً للحٌوٌة الصوتٌة نكهة الوثٌمة والشهادة"
1
وبما أن الجزابر تمتلن تارٌخا  . 

تستطٌع أن تستغل هذه  ،ر منهاا شاهدة على أحداث عظٌمة فً كل شبعرٌما ومدن

ومن البدٌهً *. اخلمنٌة بما ٌسمح لسٌاحتها بالانفتاح على العالم والازدهار فً الدالت  

أننا نستطٌع ضبط هذا الأمر )مشهد الصوت والضوء( نهابٌا بتسجٌله لإعادة إنتاجه 

ولد  ،د أو استحضار مشهد تارٌخً واسعكلما أردنا، فٌمكن بناؤه على موضوع محد  

ع ل ما علٌه لمولع ٌتطل   استعمال أصوات مشهورة أو ب ٌكون عرضا بسٌطا م 

مجهولة..."
2
  

ٌاحة الثمافٌة فً بلدان ابح الجزابري إلى البحث عن هذا النوع من الس  س  لد ٌذهب ال

ف على تارٌخٌه. ر له ذلن وتساعده على التعر  بٌنما تستطٌع الجزابر أن توف   ،أخرى

حتى وإن لم ٌكن لدٌها  ،مشهدها "صوت وضوء"تلن فٌها كل مدٌنة تم"فهنان بلدان 

ى بماٌا مٌدان... فت نطك تحصٌن أو حت   أو جسر ،مهد  لدٌم أو برج م  سوى لصر رٌفً 

وٌحكً أبو الهول  ،بفرنسا دراسة أحادٌة بلٌغة  la Loireوت عتبر   l’Acopoleأثٌنا 

ل للن   ٌل"حكاٌة الزمن الأو 
3
ومثل هذا ٌتصور الكاتب برنامجا كاملا لبعض المدن أو  .

الشخصٌات وٌولظ التارٌخ وٌخرجه من المتاحف والكتب والصحف
4

نا "فٌجذب 

ع....فٌتحد ث ورة البسٌطة، إلى الزمن المسترج  وء إلى أبعد من الص  وت والض  الص  

التارٌخ من أجلنا وفً مكاننا..."
5

 

                                                             
1 Ibid. 
* L’Algérie , pays de haute densité historique, de légende et d’épopée ; on y trouve partout des vestiges des 
civilisations révolues, des ruines, des monuments, de ces lieux et de ces haut-lieux …., villes fameuses, 
champs de batailles, palais des âges et de la gloire, citadelles, places-fortes, vielles rues qui s’enfoncent au 
creux d’une âme. 
 
2 En Nasr Son et lumière. 
3 Ibid. 
4Ibid. Ce ravin qui revit nous dira le printemps assassiné de 1945, et le drapeau dans l’ombre, et cet espoir 
dans la pénombre. Ah ! Si le Rhummel pouvait parler ! mais il sait parler ! La pierre est toute chaude 
d’impatience, de lyrisme-potentiel, le rocher, ce monument monumental qui se comptait dans le 
pléonasme et se plait dans sa légende, le clair- de- lune  lui redonne ses dimensions premières, et qu’il 
raconte un peu sa vie, mille et une nuits ne pourraient lui suffire…  L’imagination déborde de toute part, 
comme un torrent en crue , éclairer le mont Chélia d’une lumière plus forte que tous les feux de Bengale du 
monde, rendre jalouses les étoiles, aller jusqu’à la Casbah lui demander de nous parler d’Alger, aller 
jusqu’aux déserts leurs demander de nous parler des gazelles, cette ombre dans la rue c’est peut être Ben 
Badis, cette silhouette au bord de l’eau c’est peut être Ben M’Hidi. 
5 Ibid. 
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( طرح مشروع 7691-7691صر)حاول مالن حداد من خلال مساهمته فً جرٌدة الن  

 كامل فً جزابر ما بعد الاستملال، مس  من خلاله معظم جوانب الحٌاة بنظرة تفاؤلٌة

 استشرفت مستمبلا ٌعد بالخٌر الكثٌر.                                                      

عرض مشاكل والترح حلولا رآها مناسبة فً ولتها؛ من المدرسة إلى الأدب  -

كتب ما ٌزٌد عن ومعٌة البصرٌة، صال الس  مافة مرورا بالس ٌاحة ووسابل الاتوالث  

ل والتأم   ،والحوار والرأي والعمود الصحفً ،الحكاٌةتسعٌن ممالا بٌن الشعر و

 . غة الصحفٌة المباشرةبلغة كانت أبعد ما تكون عن الل   ،حفًحمٌك الص  والت  

مافات بمفهوم صالح بٌن الألطاب المتنافرة والثنابٌات المستحٌلة، ودعا إلى تعاٌش الث   -

صبح بدورها ته وأصالته التً تٌحتفظ كل طرف فٌه بخصوصٌ   ،حضاري راقٍ 

مافة العالمٌة. ورك ز على المدرسة واعتبرها مشتلة رجال عنصرا من عناصر الث  

، كما دعا إلى سٌاحة ثمافٌة تحتفً بما هو موجود فً البلاد العمٌمة، ونساء الثمافة

ف فٌها الفرد على نفسه، دون أن ٌنسى لا مركزٌة السمعً البصري الذي ٌفن  لٌتعر 

ٌف.  العزلة عن الر 

رح مشكلة هوٌة الأدب الجزابري المكتوب بالفرنسٌة، وأجاب عن تساؤلات ط -

ٌة نمص من لٌمتها الفن  غة الفرنسٌة التً اعتبرها منفى له، دون أن ٌ  تخص مولفه من الل  

بل أشاد بها واعترف بفضلها فً  ،أو ٌ خضعها للمساءلة أو ٌنالش وجودها فً بلاده

فا من كونه ه كان متأس   ولكن   ،Algérie libre et indépendanteتمكٌنه من كتابة 

مولفه من مسألة انتماء  لا ٌستطٌع التعبٌر بالعربٌة عما ٌحسه بالعربٌة. ونالش بعمك

ة رألمفهوم الجز اووضع شروط ،إلى الجزابر -من جنسٌات مختلفة -بعض الكتاب

التحرٌرٌة  ورةل فً الاعتراف بشرعٌة الث  ٌاسً المتمث  ً كان أهمها الشرط الس  والت  

  وعدالتها.

غة الفرنسٌة من جٌله بمجرد استملال كان لد تول ع لبل الاستملال زوال الكت اب بالل  

الجزابر، واكتفابهم بترجمة أعمالهم إلى لغات العالم المختلفة. لكن ه عاد بعد الاستملال 

وأصبح  ،فتغٌ ر الخطاب واتسعت الآفاق –إن صح التعبٌر  – لٌفن  د ذلن وٌنالض نفسه
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دون أن ٌطرح إشكالٌة  ،واٌات وأسباب المصابد فً كل مكانٌرى إلهام مواضٌع الر  

 غة التً ت كتب بها. ولد ترن هو نفسه مخطوطات لم تر النور فً حٌاته:الل  

*Les premiers froids « poèmes ». 

*La fin des majuscules « essai ». 

*La légende de Salah Bey « roman ». 

*Un wagon sur une île « roman inachevé ». 

*Les propos de la quarantaine « chronique ». 

 ؟ل ذلن عن صمت مالن حداد أو عزلتهث بعد كفهل ٌمكننا التحد  

على تسمٌته بأدب  ما اصطلحت  و راسات الحدٌثة الذي تجاوزته الد   إن  تارٌخ الأدب -

ما زال صالحا للكشف  ،لبحث المٌدانً(الدورٌات ) من خلال تجربتً البسٌطة فً ا

اء، للكثٌر من ومهملة فً الارشٌف ومجهولة من طرف المر   ،جدا عن مادة أدبٌة غنٌة

صنٌف اب الجزابرٌٌن على اختلاف مشاربهم، وتنتظر من الباحثٌن الجمع والت  الكت  

 راسات الأكادٌمٌة مماربتها بالمناهج التً تراها مناسبة.حت ى ٌتسنى للد  

جعلته صحفٌا من نوع خاص، فالخبر  مساهمات مالن حداد فً جرٌدة النصر إن

ي ٌحمل عادة شهادة وفاته فً متنه وٌحترق بمجرد نشره، بمً صالحا حفً الذ  الص  

لأن المواضٌع التً اختارها حداد طرحت مشاكل عمٌمة،  هذا، هنا إلى ٌومنا

من ٌبمى جوهر الانسان نفسه ر الزواستدعت حلولا على الصعٌد الانسانً. ومهما تغٌ  

    والمٌم الانسانٌة الصحٌحة لا ٌتجاوزها الزمن حسب رأٌه.

تار عن نوع آخر ة الس  حن هذا البحث مساهمة بسٌطة فً إزاومن هنا أتمنى أن ٌكو

سوى  -وخاصة الأجٌال التً لم تعاٌشه -عرف عنه الجمهورمن الكتابة لأدٌب لم ٌ  

ر لإنتاجه فً الدورٌات أن ٌ جمع  رواٌات تعد على رؤوس الأصابع، لعادل  بٌنما لو ل د  

  احة الأدبٌة.أو فاق إنتاجه المعروف فً الس  
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Résumé : 

« L’expérience créative de Malek Haddad à travers ses articles 

dans le journal En Nasr 1965-1968, traduction et étude 

descriptive analytique ».  

Après l’indépendance, de nombreux écrivains ont cessé d’écrire 

dans la langue de « l’ennemi » pour des raisons ou d’autres, et 

cela pendant des périodes plus ou moins définies. 

Malek Haddad était l’un de ces écrivains où le drame de 

l’expression fût très important, au point qu’il l’empêcha 

d’exprimer en arabe ce qu’il pensait en arabe « nous écrivons 

dans la langue de ceux qui furent nos ennemis dans la guerre de 

libération… (Jean Déjeux) ». 

Rêvant de voir la langue arabe récupérer sa place première au sein 

de l’Algérie indépendante, notre écrivain avait confirmé la 

disparition des écrivains algériens d’expression française, « or 

depuis 1964 cette littérature a vu sa production augmenter et de 

nombreux écrivains s’affirment…, Malek Haddad disait aussi 

qu’il avait été dépossédé autrefois de sa langue arabe et qu’il 

désirait ardemment la retrouver  (Jean Déjeux) ».    

Avant 1962, il avait décidé de poser son stylo et se taire, car il 

était –d’aprés lui- le résultat d’un moment pathologique de 

l’histoire (qui était le colonialisme), mais juste après 

l’indépendance de son pays, l’écrivain voyait s’ouvrir les horizons 
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qui promettaient un avenir saint, ce qui le poussa à renoncer à 

cette idée. 

Lui qui avait cessé d’écrire des romans, dirigeait avec constance 

et foi la page culturelle d’En Nasr –lorsque le journal était encore 

en français – 1965-1968 (Jean Déjeux), ces articles-là serrent de  

corpus pour la thèse intitulée : « l’expérience créative de Malek 

Haddad à travers ses articles dans le journal EnNasr 1965-1968  

traduction et étude descriptive analytique » 

Pendant trois longues années, il s’est exprimé sur le colonialisme, 

l’école, la littérature, la culture, le tourisme, et les moyens audio-

visuels avec une langue poétique dans des articles de plusieurs 

styles : reportage, réflexion, opinion, billet, conte et nouvelle. Et 

pour ce qui est méthode d’étude, j’ai vu que la méthode 

descriptive analytique était la plus adéquate. La thèse est 

composée de trois chapitres, une introduction et une conclusion. 

Malek Haddad n’a jamais cessé d’écrire et cela  malgré ses 

déclarations qui nous  renvoient directement à l’exil de la langue. 

Il a publié en 1967 un long et beau poème « Je suis chez moi en 

Palestine » (An Nasr, 3 Juin 1967), et plusieurs manuscrits 

demeurent inédits.  
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 السٌرة الذاتٌة لمالك حداد:   

بمدٌنة لسنطٌنة أٌن زاول دراسته       7611ولد مالن حداد فً الخامس من جوٌلٌة   - 

 وأصبح معلما بعد ذلن لفترة لصٌرة.

ثم تخلى عن دراسته بعد  ، Aix – en- Provenceل فً جامعة الحموق فًسج   -

حرٌرٌة فً ورة الت  ل الث  وساهم خلا راعة رفمة كاتب ٌاسٌن.لٌعمل فً الز   7611

 Entretiens, Progrès, Confluents, Les lettresمجموعة من الدورٌات: 

françaises 7697-7611، كما عمل لبعض الولت فً الإذاعة الفرنسٌة، وكتب من 

 رواٌاته بمعدل رواٌة فً كل سنة.

 لوطنً.حرٌر اغادر فرنسا للمٌام بمهام فً روسٌا والهند ومصر لصالح جبهة الت  

مافٌة فحة الث  ٌعود بعد الاستملال إلى لسنطٌنة مسمط رأسه، لٌكون مسؤولا عن الص  

 (.7691-7691لجرٌدة النصر )

انتمل إلى العاصمة لٌشغل منصب مستشار ثم مدٌرا للآداب والفنون بوزارة الإعلام 

 .7696والثمافة، وأس س مجلة آمال عام 

 . 7611إلى جوان  7617ماي مافً الذي ظهر منسهر على المجاهد الث  

 .7611-7611اب الجزابرٌٌن فً الفترة ما بٌن ل أمٌن عام لاتحاد الكت  كان أو  

 بالعاصمة بعد مرض عضال.  7611جوان  1توفً فً 

 مؤلفات مالك حداد:

*Le Malheur en danger (poèmes) 1956. 

*La Dernière Impression (roman) 1958. 

*Je t’offrirai une gazelle (roman) 1959. 

*L’Elève et la leçon (roman) 7691. 

*Le Quai aux fleurs ne répond plus (roman) 1961. 

*Ecoute et je t’appelle (poèmes), précédé de l’essai   Les Zéros 

tournent en rond 1961.  
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 جشَذج انُصش فٍ صطىس:

٘  حَُٜ٘ ٤ٓٞ٣ش اهزخ٣ٍش ٤٘١ٝش طٜيٍ ك٢ ٓي٣٘ش ه -  َم حُـِحث١َ.ٔ٘ط٤٘ش رخُ

-  ِ ٓ ٓ ِ 4591ٓزظٔزَ  47ض ك٢ َٔ أ   .4591ٓزظٔزَ  81ٔض ك٢ ، ٝأ 

ل٣ََ ح٢٘١ُٞ، ػْ أٛزلض طلض ٝٛخ٣ش ًخٗض ك٢ حُزيح٣ش طلض اَٗحف ؿزٜش حُظ   -

 .4597ٗٞكٔزَ  49ُٝحٍس حلإػلاّ حرظيحء ٖٓ 

 .4574ؿ٤ِ٣ٞش  9ػ َرض ؿِث٤خ )ٛللظ٤ٖ( ك٢  -

 .4578 ؿخٗل٢ 4ػ َرض ٤ًِخ ك٢  -
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La signification d’un drapeau (lundi 05 octobre 1965) 

Oh bien sûr, il ne s’agit pas de s’éterniser dans la rancœur, la rancune et le ressentiment. Il est bien 

rare que les proverbes se trompent, et pourtant l’un des notre, compris d’une certaine manière, est 

de mauvais conseil qui dit « le passé est mort ». L’histoire n’aime pas les amnésiques et les relègue au 

rayon des produits incolores, incohérents, inconsistants, incomplets. 

Un peuple qui se coupe de son passé est un arbre qui se coupe de ses racines et se prive dès lors d’un 

avenir original et stable. En s’amputant de sa personnalité profonde, il renonce à sa contribution à 

l’équilibre et à la civilisation mondiale. Il cesse d’être lui-même pour ressembler à son ancien 

conquérant. TOUT SIMPLEMENT IL CESSE D’ETRE. Par ces jours de rentrée scolaire où les méditations 

et les réflexions s’actualisent devant les impératifs de la réalité il est bon de s’en souvenir, sans 

grandiloquence aucune on peut dire que le rôle de nos enseignants se mesure à l’échelle historique. 

La pédagogie s’élargit et trouve une autre dimension. L’école devient la gardienne de toute une 

éternité. 

L’Algérie paya son indépendance au prix fort, sans hésitations et sans marchandages, notre guerre de 

libération fut un long calvaire dans l’arsenal infernal des armes et le vocabulaire diabolique d’un 

combat sans merci. Napalm, ratissages, tortures, exécutions sommaires, prisons, camps de 

concentration, exil, incendie, vols et viols, villages rasés… cette monotone et lugubre litanie 

résonnera long temps, résonnera toujours dans nos cœurs et dans nos mémoires. 

Le bilan se résume et se ramène à des mots écrits en lettres de sang ; à des chiffres sans pitié, des 

chiffres qui se passent de commentaires, des chiffres abominablement éloquents : un million cinq 

cent mille morts ! 

Un million cinq cent mille morts ! Plus du dixième de notre population !... 

Déjà la vie dans sa vigueur incassable reprend ses droits. 

L’élan vital s’affirme dans une sorte d’optimisme mécanique et quasiment biologique. Le grain ne 

meurt pas. Des enfants naissent. Les villages se reconstruisent, les blessures se cicatrisent et les 



139 
 

sourires même empreints d’une indélébile gravité reviennent sur nos lèvres. Les regards, même 

chargés d’une impérissable mélancolie s’éclairent en se tournant vers les lendemains. 

Un million cinq cent mille morts ! C’est beaucoup, c’est énorme, c’est affreux, c’est trop… 

l’imagination ne réalise pas, l’intelligence reste confondue. Les mots avouent leur impuissance. 

Devant ce carnage, devant ce bilan les mots ne font pas le poids. 

La vie dans sa vigueur incassable, la vie qui reprend ses droits a parfois un goût de blasphème. Malgré 

les chagrins, les plaies, les souvenirs, malgré les traumatismes de toutes sortes, elle continue à l’appel 

d’un instinct mystérieux et merveilleux. La permanence des nations est faite de ces commencements 

et de ces compensations. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos morts, en nous 

excusant presque leur survivre, est de transmettre leur message et de réaliser  pour leurs enfants 

leurs espérances. La fidélité à un testament est la signification d’un drapeau, donne à signification à 

un drapeau. 

Car, en vérité, l’enjeu de notre guerre de libération dépassait, et de loin, le cadre d’un combat contre 

l’occupant colonialiste. Il était d’abord, il était surtout pour toute la nation algérienne une question 

de vie au de mort en tant que telle. Les colonialistes l’avaient bien compris qui rejetaient l’idée même 

de notre existence nationale. Pour nous interdire l’avenir ils niaient notre passé, mais le pays algérien 

ne frôle de si près sa disparition, sa « néantisation ». 

C’est en ce sens que notre indépendance est davantage qu’une victoire et que le mot miracle ne nous 

effraie pas pour la qualifier. 

Par la vertu des armes et de l’intelligence nous avons emporté bien plus qu’une décision mais établi à 

la face du monde notre volonté, d’être Algérien dans une Algérie Arabe, Musulmane et tourne vers 

les somptueuses possibilités qui s’ouvrent aux temps modernes. 

Les fruits et les fleurs ne sont pas des épiphénomènes. Ils couronnent la patience réactrice de la sève 

que les racines sont allées puiser au cœur du cœur de notre histoire nationale.    

CELA S’APPELLE COLONIALISME !...(26 Janvier 1966)   

  IL est là ce chapeau qui nous faisait rêver, ce chapeau que nous tissions de notre impatience et de 

notre colère dans l’impatience sacrée de l’obscurité impériale. Devant nous et pour nous, cette Patrie 

qui se lève et qui se relève, qui assure ses premiers pas, qui s’assure de ses forces et de ses faiblesses. 

Non, les mots n’ont pas encore perdu de leur vertu, de leur signification et cette lassitude que je lis 
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dans certains regards, que je vois gravée sur certains fronts, ce pessimisme vaguement masochiste 

qui noircit certains sourires, ce scepticisme de défaite qui obstrue systématiquement les horizons, 

cela s’appelle colonialisme ! 

     Cela s’appelle colonialisme avec un goût de cendres et de regrets, et cette autre impatience – ni 

sacrée ni légitime -- et cette autre impatience, cette gueuse ! – et la paresse qui tient lieu de logique 

et qui croit aux miracles !... et les formules définitives, les formules sans appel, les exigences et les 

comparaisons, les programmes prophétiques alentour des oisivetés, cela s’appelle colonialisme !  

Cela s’appelle colonialisme et pourtant notre Patrie est libre, et pourtant notre pays est indépendant. 

Il ne s’agit plus bien sûr de l’habituel rapport de subordination du vainqueur et de vaincu, de 

l’occupant et de l’occupé, du     « sauvage » et du « civilisé ». Le colonisateur s’en est allé, répudié par 

l’Histoire, condamné par la Morale, (…) par une guerre coûteuse, glorieuse et salutaire. 

     Le crime suivit parfois à l’assassin, le mal au microbe, les effets à leurs causes. 

     Certaines défaites n’ont pas pour cadre un champ de bataille, pour ce décor une totale ronde. Elles 

s’enregistrent dans les domaines de l’intelligence, je serais tenté d’écrire de l’Ame si ce mot n’était 

prétexte à refuges métaphysiques. C’est alors la victoire de l’Absurde, la négation d’un noble et 

bienfaisant combat, le règne de la morne contradiction. C’est d’abord et toujours un manque 

d’amour-propre national, un renoncement à sa dignité personnelle, manque et renoncement qui 

puisent leurs racines dans le goût du confort et d’un ordre qu’assurait une tutelle rodée pour refuser 

leur majorité aux peuples qu’elle s’était asservie. Cela s’appelle Colonialisme ! 

     Dès lors, les critères originaux s’en vont à la dérive, les bases référentielles sont d’importation, les 

tables de valeurs d’emprunt. 

     Ce dimanche à Chréa, la neige était si belle qu’on se serait cru à Morzine. 

Ce petit coin de plage qui attend la pénombre sourit aux mouettes, on se croirait au Lavandou. Ces 

oliviers qui dévalent les coteaux bucoliques des montagnes Kabyles rappellent la Haute Provence… 

     Qu’un paysage soit beau, qu’une clinique soit bien entretenu, qu’un lycée tourne rond, qu’une 

administration marche bien et voilà nos nostalgiques du temps passé se réconforter de la 

ressemblance du maître et de l’élève, du modèle et de sa copie. Que des insuffisances se manifestent 

et voilà cette fois mesurant la différence, les voilà comparant, les voilà faisant l’apologie 

systématique de l’Algérie pré-indépendante. Je ne parle pas des filles qui étaient plus abordables, des 

brasseries avant la « cafémorisation », des boites de nuit aimables, des hôtels mieux gérés, des 

médecins plus qualifiés. C’est donc que le bonheur habitait autrefois cette terre algérienne et que le 

bonheur est synonyme de colonialisme. 

On peut pousser très loin le syllogisme. Pour ceux-là qui se vautrent dans le regret, qui se sentent 

étrangers ici, qui confondent leurs sujets réels de mécontentement avec je ne sais quelle malédiction 

et quel malheur définitif, nous pensons qu’ils ont tort de demeurer plus longtemps parmi nous, de 

souffrir inutilement, de geindre stérilement. Qu’ils partent ! 
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Le départ est souvent une fuite devant ses responsabilités. Celui qui croit au ciel, celui qui n’y croit 

pas n’a qu’une existence à vivre sur cette terre, tout comme chacun de nous. Le départ est souvent 

une fuite. Cela s’appelle Colonialisme ! 

     Il n’est pas dans mon propos et dans mes intentions d’affirmer que tout va pour le mieux  dans le 

meilleur des mondes. L’optimisme excessif et le dénigrement systématique finissent toujours par se 

rejoindre dans le creuse impitoyable des même contradictions. 

     Par chez nous tout est à faire, à défaire, à refaire, à parfaire. A chaque jour suffit sa peine, à 

chaque jour suffit sa joie. Il nous appartient de hâter la mutation, le passage du patriotisme au 

civisme les problèmes qui nous assaillent sont d’ordre politique, c’est-à-dire en fin de compte 

économique. Nos difficultés sont à la taille de cette énorme contradiction qui pèse à l’échelle 

planétaire sur nos destins : la répartition mondiale en états nantis et en Etats en voie de 

développement. Des millénaires d’Histoire nous ont appris que les hommes ne font pas de miracle. Il 

est plus facile encore d’envoyer un engin sur la Lune, que d’offrir aux hommes de bonne volonté un 

clair-de-lune dans la décente bleue d’un moment de chimère. 

Le désespoir est une victoire de la nuit. Cela s’appelle aussi Colonialisme. 

 

Les yeux et la mémoire ) 18 Mars 1967 )  

Ce roman qui commence à la fin de la guerre, ce roman qui n’en finit pas, qui n’en finira jamais de la 

mise en état à sa gestion, de la blessure qu’on cicatrise au jardin qui nous honore,  de la fleur de l’âge 

à l’âge des fleurs, ce roman qui commence par l’avant-propos des programmes à réaliser et que 

préfacèrent notre enthousiasme et notre bonne volonté, ce roman, nous souhaitons qu’il débute par 

la table des matières. Nous entamons seulement un nouveau chapitre. 

Nous dirons nous le redirons nullement pour convaincre et moins encore pour rassurer, en évitant le 

douloureux sourire de la magnanimité, nous le dirons, nous le redirons nous le répétons jusqu’à ce 

que la vie s’en suive, jusqu’à ce que compréhension en découle, l’Algérie, de par sa nature  de par son 

âme, de par sa lucidité, de par son génie propre, est inapte, est étrangère à la haine, à la rancœur, à 

la rancune. 

Elle respecte trop ses souvenirs pour les entacher de tous ce qui pourrait les dénaturer. Inapte et 

étrangère à la haine, maitresse de ses réflexes, généreuse au de-là du croyable et parfois du possible, 

l’Algérie n’oublie pas, l’Algérie n’oublie rien. Un peuple amnésique est un peuple sans passé. Un 

peuple sans passé est un peuple sans âme. 

                                           Cela ne peut exister !... 

Je me faisais ces réflexions, dans cette grande brasserie d’Alger qui conserve un air 

insupportablement anachronique du « déjà-vie ». Cette brasserie qui tourne rond, qui marche bien et 

ou certains clients « européens » en toute bonne foi, en toute innocence, en toute gentillesse, en 
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toute inconscience en toute muflerie tutoient certains « garçons » Algériens qui eux les vouvoient, 

bien sûr, ce tutoiement n’a pas la morgue des tutoiements d’avant-guerre. (il s’agit de notre guerre 

de libération évidement) bien sûr il se veut débonnaire, familier, intime, fraternellement, désinvolte. 

N’importe ! C’est le tutoiement du colonialiste au colonisé et le racisme n’est pas très loin ! Vous me 

direz qu’un tutoiement c’est vraiment peu de choses, qu’il ne faut pas « chercher la petite bête », 

faire des procès d’intention. Erreur ! Je répète que les serveurs algérien en question- j’allai écrire 

indigène- vouvoyaient eux les clients européens en question. Si j’en ai souffert et si je l’ai remarqué 

c’est que ces compatriotes n’en semblant pas offusqués. 

La colonisation est une longue et vielle habitude. Elle se manifeste très souvent par des réflexes de 

colonisateur et réflexes de colonisés. Je n’ai pas une susceptibilité maladive. Un amour propre 

particulièrement maladif mais je sais dans certains tutoiements sournoisement unilatéraux, la preuve 

que l’entreprise de décolonisation n’est pas achevée, dans un sens comme dans l’autre. 

                          La somme d’une volonté de vivre 

Ce drapeau qui flotte sur ma patrie n’est pas seulement le symbole du territoire retrouvé, reconquis, 

les armes à la main, le symbole de notre souveraineté, mais d’abord et tout autant celui de notre 

dignité d’algérien. 

Ce drapeau qui flotte dans le ciel lavé de notre victoire, il n’est pas le simple signe distinctif de notre 

pays il est le résultat, la somme d’une volonté de vivre, d’une volonté d’être. Il est notre revanche sur 

la nuit infâme et vulgaire du colonialisme qui méprise l’homme, qui déshumanise l’homme, qui avilit 

l’homme qui rapetisse l’homme, qui amoindrit l’homme, qui nie l’homme, le prénom Fatma était 

devenu un métier !... 

Bien sûr dans le domaine culturel comme dans tous les autres domaines, il faut produire, il faut 

construire, il faut édifier il faut créer. Il faut   marcher, avancer, encore avancer. 

Encore et toujours. Dans le domaine culturel, comme dans les autres domaines, c’est une question de 

vie ou de mort, c’est une question d’amour et c’est une question d’honneur. Ces impératifs 

catégoriques ces actions bonnes, belles et utiles n’auront de sens et de signification que pour autant 

qu’elles s’appuient sur notre passé, sur une connaissance solide et fouillée de la longue histoire de 

notre peuple. Histoire qui trouva son apothéose dans notre guerre de libération, nous avons eu 

l’énorme privilège d’être les contemporains d’un des plus sublimes moments de l’histoire humaine  : 

la révolution algérienne. Nous avons eu le privilège d’en être les survivants. Peu d’artistes ont eu 

cette occasion de vivre l’histoire au jour le jour. 

                      Pas question de tourner la page 

                      Pas question d’oublier 

Que de films que de livres que de symphonies que de toiles sont encore à réaliser, à écrire, à faire ! 

Que de ressources créatrices recèlent ces années de malheur et de gloire, de sacrifice et de 
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tendresse, d’épreuves qui semblaient vérifier et tester à chaque seconde le degré de validité de notre 

peuple. Il ne suffira pas d’une vie entière et de toute une génération pour tenter de fixer et 

d’éterniser cette geste et cette épopée ce rêve et cette réalité. 

Ce n’est pas en tournant le dos à notre passé qu’on ouvre ses yeux sur l’avenir. Il ne s’agit pas 

évidement de s’enliser dans l’ornière stérilisante de l’idée fixe, dans l’anecdote inlassablement 

répétée du souvenir qui finit par être radotage. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans une chronique plus 

ou moins poétique de nos années lugubres. (Au ceux de ses années lugubres veillait l’incassable 

espérance). Il ne s’agit pas surtout de se limiter de se complaire dans une obsession qui pour être 

honorable n’en finirait pas moins par être malsaine. La tentation est grande de faire table rase, de 

dire « maintenant que nous sommes indépendants, n’en parlons plus ». 

 La tentation est grande de se réfugier dans un présent coupé de ses racines de tirer un trait, de 

passer l’éponge. 

                            Une Algérie retrouvée 

Nos jeunes qui ont vingt ans aujourd’hui donc qui n’ont pas connu le colonialisme et qui n’ont pu 

connaître et penser la guerre de libération, particulièrement dans  le domaine culturel, ont le devoir 

d’avoir sans cesse à l’esprit cette évidence : ils sont les citoyens d’un pays indépendant de par la 

volonté de tout un peuple qui paya sans marchander cette indépendance. 

Je n’entendus pas les voir se lier par une dette de reconnaissance qui deviendrait un carcan ou une 

hypothèque. Ils ne sont ni plus ni moins respectables que leurs aînés. De la libération à l’édification 

du pays la tâche et la même et se poursuit. Mais cette édification sera d’autant plus solide, 

ingénieuse et rationnelle que les fondations que les fondations ne leurs seront pas inconnues et que 

la volonté de nos martyrs véritable pacte et contrat qui nous lie à eux, ne restera pas lettre morte. 

Cette volonté s’est inscrite, dans les faits d’hier, elle doit se retrouver dans ceux d’aujourd’hui. 

Elle s’est inscrite, elle s’est écrite sur les stèles et sur les murs de prisons : Elle parle d’une Algérie 

redevenue elle-même d’une Algérie retrouvée, d’une Algérie restaurée, dans son territoire, sa 

souveraineté et sa culture. Elle dit mille et mille actes d’héroïsme, d’abnégation, de modestie, 

d’intelligence, de drames, de tragédies, d’optimisme crispé ou souriant. Elle raconte l’énergie d’un 

peuple que prend les armes comme on relève un défi et comme on défi le sort, avec les moyens du 

bord, contre une des armées les plus modernes et les plus puissantes du monde. Elle dit cette levée 

en masse de la colère et de l’honneur, cette participation collective et unanime, debout, dressé dans 

la plus merveilleuse des entreprises de colonisation de tous les temps. Nous avons là, matière à 

création artistique, matière inépuisable et sans cesse renouvelée, matière riche et enrichissante 

matière inépuisable. Un foyer permanent d’inspiration et de méditation.  

Car il faut se garder d’apprécier la guerre d’Algérie dans sa seule matérialité : Deux adversaires en 

présence, une guerre, des combats terribles, une table ronde, des négociations, l’indépendance.  
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Notre guerre d’Algérie n’est pas une suite d’évènement, une simple succession de faits dans une 

chronologie froide et irrésistible. 

Bien au contraire elle se confond, elle s’identifie avec l’âme, avec le génie même du peuple algérien 

dont elle fut l’expression directe et fidèle de la pensée. La guerre d’Algérie est aussi une réalité 

spirituelle, morale, intellectuelle. C’est là un de ces aspects qu’on ne met pas toujours assez en relief. 

Le premier novembre 7611, en prenant les armes, l’Algérie entendait renouer avec elle-même, sa 

culture arabo-islamique millénaire enrichie de toute la diversité de ses particularités régionales. 

Elle n’entendait pas rejeter une culture qu’on imposa à quelques privilégiés- et toutes les cultures 

sont responsables- mais d’abord et avant tout retrouver la sienne. La guerre d’Algérie comprise de 

cette manière, fut en même temps un acte d’espérance et un acte de nostalgie, réalisant ainsi la 

synthèse du passé et de l’avenir- un acte d’espérance et un acte de nostalgie, détruire la parenthèse 

coloniale, résorber ce hiatus de notre disgrâce historique, renouer le fil de notre perpétuel devenir, 

nous resituer dans nos véritables coordonnées, savoir ce que nous sommes pour devenir ce que nous 

voulons être. 

Est-ce à dire qu’il faille, au nom de ce passé qui nous est cher, qui nous est nécessaire, qui nous est 

indispensable est-ce à dire qu’il faille nous immobiliser dans une contemplation négative et une 

référence stérilisante ? Ce serait alors là un mauvais prétexte pour ne plus avancer et avoir une vue 

statique des choses. 

Notre connaissance de notre passé, notre fidélité à ce passé, outre qu’elles peuvent nous donner une 

grande leçon d’humilité et la juste mesure de ce que nous sommes, sont l’occasion d’un souffle 

nouveau, d’une marche constamment en avant, d’une progression constante, continu et salutaire. Ce 

passé ne doit pas être un carcan, des veillées, un frein à notre développement dynamique. D’autant 

que dans le domaine culturel, les œuvres se rient du temps et s’équipent pour l’éternité. Je sais b ien 

qu’un chef-d’œuvre est toujours d’actualité. La guerre d’Algérie fut un chef d’œuvre d’humanité. 

C’est parce qu’il connait à fond sa piste d’envoi que le pilote arrache son appareil à la pesanteur, mais 

restera toujours en liaison avec sa base. On a dit que c’est en allant à la mer que le fleuve reste fidèle 

à sa source. 

Dans ce matin qui vient notre mémoire et nos yeux se plongent dans nos regards rassurés.  

 

          La fin d’un mythe) 24/06/1967) 

     Au ghetto d’une pensée malade des voix se sont élevées – certaines étaient chères – pour 

dénoncer le « péril arabe » et chanter « l’Etat » d’Israël. Qu’elles se réclament de la Bible ou du 

« Capital » ces voix se sont confondues dans un unisson suspect qui en dit long sur le prétendu 

humanisme des gens de gauche en Occident. 

Qu’on le veuille ou non, directement ou indirectement, le mois de juin 7691 a vu des Jean-Paul Sartre 

et des Maurice Clavel se trouver du côté des forcenés qui incendièrent le bidonville de Nice, des 
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hystériques qui lynchèrent les étudiants arabes sur les Boulevards Saint-Michel et Saint-Germain de 

Paris. Et, qu’on le veuille ou non les pyromanes de la Côte d’Azur et les nervis du Quartier Latin sont 

ceux-là qui braillaient « Algérie Française » à une époque qui n’est pas très lointaine. 

     La plupart des orateurs, des signataires de pétitions, des auteurs de profession de foi en faveur du 

Repaire Sioniste rappelaient, avec une naïveté puérile qui pourrait être à mon sens leur seule excuse, 

leur conduite pendant la guerre d’Algérie. Attendaient-ils peut-être que l’Algérie leur délivrât un 

certificat de bonne conduite ! Il n’y a aucune gloire ce me semble à dénoncer le colonialisme, tout au 

plus un simple courage et une simple probité quand c’est son propre pays qui l’a instauré. D’ailleurs, 

l’Histoire dira que c’était plus un service qu’ils rendaient à la France qu’une aide décisive qu’ils nous 

apportaient. De toutes manières et en aucun cas le fait d’avoir aidé ou salué le FLN ne les autorisait à 

dissocier la lutte pour l’indépendance algérienne de tout un contexte de lutte anticolonialiste. On ne 

peut sincèrement être pour l’Indépendance Algérienne sans du même coup souhaiter la libération de 

la Palestine. On ne peut condamner l’impérialisme français sans condamner l’impérialisme anglo-

américain et sa base avancée d’Israël. 

     Il ne s’agit pas d’une simple contradiction. Il s’agit d’une attitude profonde et ressentie, d’un 

comportement viscéral à l’égard des colonisés et des Arabes en particulier, d’un sentiment et d’un 

ressentiment enfin mis à jour, en fin avoué, à la lumière dramatique de la guerre au Moyen-Orient. 

CE SENTIMENT ET CE RESSENTIMENT PLONGENT LEURS RACINES DANS LA NUIT DES TEMPS ET JE 

SERAIS TENTE D’EMPLOYER LE MOT CROISADE SI LE CHEMIN DES OLIVIERS NE CONDUISAIT A UN 

PUITS DE PETROLE. La vérité est que ces gens qui se disent « de gauche » se sont habitués à être des 

colonisateurs même quand ils prétendent combattre le colonialisme. Ils sont atteints à des degrés 

divers du même mal et de la même malédiction et le fait qu’ils s’en défendent ne change rien à 

l’affaire. Il y aurait toute une psychanalyse à faire du colonisateur. Le processus de décolonisation ne 

s’est pas encore amorcé dans les cerveaux de ces intellectuels qu’une simple dérision de langage 

situe à « gauche ». C’est donc, les malheureux, qu’ils n’ont rien compris à l’Histoire et que l’Histoire 

se fera sans eux… 

     Aujourd’hui, nous sommes en droit de nous demander si ces « penseurs » qui avaient souhaité 

l’Indépendance algérienne n’avaient pas construit et projeté une Algérie qui ne correspond en rien à 

l’essence même de notre pays, une Algérie à leur image, une Algérie finalement française. Le fait est 

là : ils avaient amputé l’Algérie de ses deux caractéristiques fondamentales et essentielles, de ses 

deux éléments premièrement constitutifs, à savoir l’arabisme et l’islamisme. Il n’est pas jusqu’au 

Socialisme qu’ils souhaitaient chez nous qui ne fût dans leur esprit le prolongement exporté d’une 

éthique et d’une méthode qui nous sont étrangères. Ils rêvaient d’une Algérie élaborée à l’écart de 

son identité propre. Le colonialisme n’avait rien voulu, n’avait rien tenté d’autre. Ils rêvaient d’une 

Algérie à l’écart de son destin. Ils nous refusaient d’être ce que nous sommes réellement. Il ne restait 

plus à ces pygmalions de la plume et du micro qu’à coiffer leur calvitie politique de la casquette du 

Père Bugeaud pour se préserver de l’insolation arabe. C’est chose faite. 

     Nous n’aimions pas la même Algérie et tout est là qu’il n’y a qu’une seul Algérie. La nôtre. La nôtre, 

celle que nous attendions, celle que nous connaissions et que nous reconnaissions, une Algérie ayant 
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récupérée son âme,  une Algérie réintégrée dans sa vocation, restaurée dans son destin, une Algérie 

ancienne et nouvelle, une Algérie raccordée à son Passé et offerte à l’avenir. 

Ceux qui s’étonnent aujourd’hui de nos options et de notre détermination n’étaient pas nos amis. Ils 

se croyaient nos maîtres et ils pensaient pour nous. L’agression sioniste au Moyen-Orient Arabe aura 

eu la vertu en quelque sorte de clarifier les choses, voire de les simplifier. En tous cas elle marque la 

fin d’une équivoque et d’une ambigüité. Elle a permis aux intentions véritables de se révéler, aux 

opinions profondes de se manifester. Elle a surtout été l’occasion d’une extraordinaire 

démystification dans le monde des romanciers, des poètes, des peintres, des cinéastes, de la 

chanson, du journalisme. Il est significatif  qu’un Pablo Picasso – même un Pablo Picasso – auteur de 

Guernica ait signé un manifeste en faveur d’Israël lui dont le pinceau n’a jamais dit le martyre du 

peuple palestinien. Sartre s’est autant Sali les mains… 

     Car en vérité il n’y avait pas de choix à faire, il n’y avait pas d’hésitation possible. Il n’est pas 

jusqu’à l’erreur qui ne devienne un crime quand elle se fait au profit d’une guerre coloniale. Les 

assassins ont trouvé leurs porte-paroles et leurs chantres. 

     La gauche intellectuelle occidentale a été la première victime de    l’agression sioniste : elle est 

morte en Israël.                                    

  

 

 La mémoire du peuple     (26 /Août/1967)   

 On reproche souvent à notre littérature d’être une littérature de circonstances, de n’avoir pas su ou 

pas pu se dégager d’un cadre historique donné, de n’avoir pas su ou pas pu se libérer d’une véritable 

obsession politique, et de ce fait d’avoir une portée internationale restreinte. On lui reproche donc 

d’exister à cause de l’événement directement ou indirectement ! De là à affirmer que notre 

littérature n’est qu’un épiphénomène le pas est vite franchi par ceux qui recherchent le confort de 

l’abstraction et de l’évasion, par ceux qui pensent atteindre à l’universel en brûlant les étapes de la 

petite réalité quotidienne, locale, national. L’Homme, avec une majuscule, devient de plus en plus à 

la mode. On le place très loin, on le situe très haut, on le sublime, on l’analyse, le psychanalyse, le 

dissèque, le tourne et le retourne, feu-follet surréaliste, on l’étudie à toutes les sauces de la névrose. 

On l’invente puisqu’on ne le connait pas. Et puisqu’on ne le connait pas on ne l’aime pas, on ne peut 

vraiment l’aimer. 

  Alors que l’homme est là, tout proche, tout près de nous, en nous, dans la simple mesure de la vie 

qu’il affronte tous les jours, dans la juste dimension d’un destin banal et pourtant incomparable. 

     C’est parce que notre littérature est un moment fidèle, un moment ressenti de notre Histoire 

nationale qu’elle peut prétendre à l’universalité, qu’elle est authentiquement humaine et que par-là, 

elle a sa place dans la culture du monde. Il est évidement prématuré d’en dresser un bilan, d’autant 

que toute œuvre est un roman inachevé, qu’elle s’inscrit dans un ensemble, qu’elle se poursuit dans 
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cet ensemble éternellement en mouvement et en devenir. Elle est un des aspect dynamique  de 

notre réalité nationale. Le Chant du Monde commence aussi en Algérie. 

  LE Chant du Monde a jailli de la mémoire des peuples comme une source autobiographique, le 

Geste et la confidence aux étoiles, la plainte et la complainte, l’amour aux yeux d’inquiétude, la 

colère du torrent, la jalousie, la patrie sous ses chaines ; la patrie libérée, la nuit qui nous console et 

l’aube qui nous rassure. 

     Le Chant du Monde est né d’une prière d’un soleil de Novembre, d’une injure en juillet, du berger 

entrevu dans l’éternité pastorale du Sersou, de l’endroit sanctifié par la pierre blanche au sommet de 

la montagne, du marin qui laboure son espérance, de la forêt qui se souvient. Il nous vient tout 

d’abord de cette terre douloureuse, tragique, de ces horizons qui veulent parler et qui nous parlent. 

Que chaque Algérien raconte sa vie et c’est un roman, un film, une chanson, une toile... ! 

     Jamais destin ne fut plus riche, plus dense, plus bousculé, nous n’aurons jamais le temps de tout 

dire, de tout raconter, de tout peindre, de tout chanter ! 

     Ce petit Monsieur tranquille, anonyme, dans ce petit village tranquille et anonyme, ce petit 

monsieur qui essuie ses lunettes, un peu myope, un peu timide, il suffit qu’il se souvienne et alors 

c’est toute l’Histoire de ce demi-siècle qui éclate, qui revit. Condamné à mort en 45 ! Prisons, 

tortues… Il parle doucement. Les héros chez nous ne savent pas qu’ils sont des héros… 

  CETTE jeune femme au sourire un peu trop grave peut être, cette jeune femme qui berce un enfant 

après avoir desservi la table, cette jeune femme silencieuse et effacé, une ménagère comme il y en a 

tant et tant, si elle voulait se pencher sur son passé, elle ferait la fortune d’un romancier ou d’un 

scénariste. Le maquis à l’âge où les jeunes filles rêvent à leur avenir. Le maquis, la montagne, la peur, 

les avions, les embuscades, marcher, encore marcher…. Puis un jour la prison colonialiste. La torture. 

Elle sera libérée avec l’Indépendance, grâce à l’Indépendance…. 

     Cette vielle maman, si vieille qu’elle n’a plus d’âge et déjà une allure d’immortalité, cette vieille 

maman – deux fils et une fille au maquis, un fils tué au combat, une autre fille et un autre fils en 

prison --, cette vieille femme qui ne veut pas croire à la mort de ses enfants et qui va demander de 

leurs nouvelles à l’officier ennemi… et l’officier ennemi la reçoit. Et l’officier ennemi la fait entrer 

dans une petite cour, et l’officier ennemi lâche sur elle quatre chiens enragés… une vieille femme de 

chez nous très paisible très croyante et très pieuse. Une vieille femme de chez nous comme il y en a 

tant et tant, et qui remercie Dieu  d’avoir vécu assez longtemps pour avoir vu flotter le drapeau dont 

elle sait le prix. 

  DU Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest, qu’elle fresque ! Quel monument ! Quelle symphonie ! 

     C’est là, c’est là qu’il faut chercher, qu’il faut creuser, mettre à jour, c’est là que se dégagea un 

talent véritablement algérien, une authenticité algérienne, une vérité. C’est là une somme inouïe de 

courage et de tendresse, de patriotisme, de civisme, d’humanisme en action, c’est là un tour de force 

prodigieux de l’homme qui veut vivre et qui veut vivre libre. On ne dira jamais assez que cette guerre 
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d’Algérie ne fut pas seulement une guerre pour l’Indépendance nationale, mais aussi, mais tout 

autant, une contribution inestimable à la liberté et à la libération de l’Homme, où qu’il se trouve. Elle 

a libéré le colonisateur lui-même. Tant cette évidence se vérifie toujours : un peuple qui en asservit 

un autre ne saurait un peuple libre. 

     Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, tous ses destins brisés, vénérables, tous ces destins ressuscités, 

tous ces destins réhabilités par la vertu de l’Indépendance, attendent le poète, le peintre et le 

musicien qui rappelleront à nos enfants, qui ne doivent pas l’oublier ou l’ignorer, le prix de notre 

drapeau. 

  IL appartient à l’homme de culture, au créateur, à l’artiste de rester sans cesse à l’écoute de ce 

chant profond qui déjà s’écoule aux flûtes des bergers, que des poètes anonymes reprennent de 

village en village. Armé de toutes les techniques que lui offrent aujourd’hui, les merveilleux moyens 

audio-visuels, il plongea dans la mémoire des hommes, dans l’infaillible mémoire du peuple pour le 

fixer à tout jamais, pour l’éterniser par la magie de la parole, du son et de l’image. 

     Cet acte salutaire de restauration et de restitution entre tout naturellement dans l’édification de 

toute l’entreprise nationale. La culture n’est pas un luxe et l’on se rend compte chaque jour de sa 

nécessité vitale. Elle est aussi nécessaire à notre existence que le pain que nous mangeons. Elle n’est 

pas un luxe et ne doit plus être un privilège. 

     Elle est chez elle, dans le peuple, dans son affectivité et sa mémoire, comme la terre renferme la 

nourriture que la moisson livrera. Les terres en friches sont lourdes de promesses. Nous n’avons 

d’autre mission que d’aider à leur mise en valeur. 

 

Présence de Novembre (28/10/1967) 

Ce n’est plus, tous les ans, les feuilles qui frissonnent, un coin de mélancolie par-dessus les toits, la 

fumée plus lourde aux horizons qui renfrognent, ni la plaine plus émouvante, ni la mer plus lointaine, 

ce n’est plus seulement le chemin des écoles, les premières habitudes, ni les aurores équivoques, ni 

la pénombre latente, ni cette sorte de tristesse tacite qui va si bien aux hautes-terres, non, ce n’est 

plus maintenant qu’un été qui finit… 

     Ce n’est plus désormais un mois entre les mois, une saison parmi les autres, et le grand manège 

sidéral qui nous le ramène aujourd’hui, nous le ramène aussi pour que nous nous souvenions.   

     Novembre ! Tu serais passé inaperçus si des hommes n’avaient choisi de l’honorer de leur amour, 

de leur colère, de leur sang. Au calendrier sans histoire des destins acceptés, tu aurais rappelé la pluie 

que l’on attend pour les labours, pour les semailles, les fruits qu’il faut cueillir, le bois qu’il faut 

rentrer, un changement d’horaire, un changement de vêtements, des journées plus courtes, des nuits 

plus longues… Au calendrier sans histoires des destins acceptés, des destins rabougris, des destins 
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taciturnes, une somme insipide et cruelle de semaines informes… Au calendrier des automnes à 

perpétuité. 

Le culte du souvenir – et quel souvenir !- n’est pas purement sentimentale, une attitude nostalgique, 

figée, une contemplation passive du passé. On peut relire cent fois le même livre et toujours le 

découvrir pour la première fois, avec la même ferveur, la même vigueur et le  même émerveillement, 

en y puisant toujours et sans cesse de nouveaux enseignements. Car Novembre est un enseignement, 

une leçon, un programme. Il n’est pas l’occasion d’échapper au Présent, il se continue, il se poursuit 

dans le présent. Il ne suffira pas de toute une vie pour en prendre la mesure. Il débouche sur le 

Présent et déjà sur l’Avenir. 

     Avant le premier Novembre 7611, l’Algérie était peuplée d’habitant. Depuis Novembre – et sans 

même attendre le référendum de juillet 7691 qui n’a fait que légaliser une réalité indéniable – 

l’Algérie est peuplée de citoyens. C’est là un phénomène qui ne pouvait pas ne pas avoir de 

conséquences dans la vie profonde, dans la vie intime, du pays, dans tous les domaines et 

particulièrement dans le domaine culturel. 

Depuis 1954, Novembre est sans cesse présent en nous, dans nos pensées comme dans nos actes, 

comme une mère est présente tout au long de la vie de son enfant, dans ses idées, dans ses réflexes. 

Tant il est vrai que Novembre est une naissance, un acte de naissance, et un baptême, celui du feu. Il 

est le paroxysme d’une âme nationale, d’un destin national. 

      Déjà le 1 mai 7611 comptait parmi ces dates qui sont les grands moments de l’existence d’un 

peuple. Déjà, ce printemps d’apocalypse, ce printemps des roses assassinées aux jardiniers du diable, 

déjà Sétif, Kherrata, Guelma étaient entrés dans le vocabulaire des poètes, des romanciers, des 

troubadours et des chanteurs. L’Histoire – on a trop tendance à la croire – n’est pas une chose 

passée, dépassée par le présent, une science vague que l’on retrouve dans les livres. Déjà le 8 mai 

7611 avait prêté sa complainte et sa litanie à l’espérance en colère du peuple algérien. 

      1954, Novembre 1954, le ton monte dans le Chant Général, la braise devient incendie. Dès lors, 

les peintres, les musiciens, les écrivains ne se contentent plus d’espérer l’Indépendance, mais ils la 

chantent, la crient, la hurlent. Il ne s’agit plus de faire le procès du colonialisme qui s’est condamné 

lui-même, il s’agit de contribuer à sa façon, de participer à sa manière, à la lutte de libération 

nationale. Les lettres Algériennes trouvent leurs lettres de noblesse. 

Novembre n’est pas seulement un anniversaire pour un peuple qui a tellement souffert, tellement 

saigné, pour un peuple qui a été tellement humilié, en vérité tous les jours sont des anniversaires, 

tous les jours sont mémorables. Novembre n’est pas seulement une simple revanche sur 

l’oppressions, le racisme, l’exploitation. Il est plus encore, il demeure plus encore une merveilleuse 

espérance. Il nous a donné et a donné au monde étonné la mesure de notre peuple, les dimensions 

de notre peuple. Il s’apparente désormais au génie même de ce peuple.  

        Ce n’est plus tous les ans les feuilles qui frissonnent, mais dans les brumes du Chélia les aurores 

acquises, les aurores conquise. 
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         Ce n’est plus, tous les ans, le premier laboureur dans le silence sanctifié de la plaine mais une 

âme pour sillon, une signification qui dépasse les blés, un cartable qui dépasse l’école, une semence 

qui dépasse la moisson. 

Ce n’est plus, tous les ans, la fin d’un été, la fin des vacances, mais comme un rendez-vous avec soi-

même, comme une prière tellement serine qu’elle en devient joyeuse, une montée de gratitude, une 

poussée de fierté. 

         La Présence de Novembre est aussi évidente que le jour qui se lève 

Le racisme cette occasion perdue (20 Janvier 1968) 

  La décolonisation n’est pas un phénomène qui doit concerner seulement les anciens colonisés. Elle 

doit s’opérer tout autant dans les esprits des ex-colonisateurs. 

Le colonialisme est une mauvaise habitude, une sale habitude, qui fausse les rapports et interdit les 

amitiés. Il compromet l’échange et l’enrichissement réciproques. 

On devrait particulièrement y penser lorsqu’on a changé d’âmes dans l’enseignement. D’abord parce 

que l’enseignant se trouve dans une position de force : il a affaire à des jeunes qui en savent moins 

que lui, qui sont désarmés et soumis à son enseignement. Ensuite parce que cette matière qu’on lui 

confie est la plus précieuse de toutes, la plus fragile, la plus sensible : la jeunesse. 

Si nous ne pouvons empêcher les imbéciles d’être racistes tacitement dans leur for intérieur, dans 

leur subconscient parfois, nous avons le droit et le devoir de les dénoncer, de les démasquer quand 

ce racisme est avoué, et qu’il risque d’entacher une noble entreprise, à savoir la coopération. Nous 

avons heureusement à l’esprit d’autres exemples de bonne volonté et de fraternité agissante et 

bienfaisante pour ne pas tomber dans une généralisation qui serait tout aussi injuste. 

     Nous ne forcerons personne à nous aimer : (et quel est cet amour qui nous viendrait de si bas !). 

Nous ne pouvons tolérer par contre que l’on nous manque de respect. 

  Notre jeunesse est ce que nous avons de plus cher au monde, elle est notre capital le plus précieux. 

C’est elle qui demain prendra en main la destinée du pays, elle pour qui le colonialisme ne sera qu’un 

souvenir historique, elle qui n’a pas vécu cette pathologie de l’Histoire et qui n’a pas à la connaitre 

ailleurs que dans les livres, comme une curiosité monstrueuse et périmée… 

     Le racisme n’est pas seulement une faute de goût, une atteinte grave à l’homme, donc à sa propre 

dignité, il demeure un stupide anarchisme, un non-sens plus irritant que dangereux. Du moins dans 

notre pays. 

  Après notre indépendance – et même durant notre guerre de libération – l’étonnement de nos amis 

et de nos visiteurs fut grand de constater à quel point les Algériens étaient incapables de haine. Nos 

ennemis eux-mêmes reçurent là une grande leçon de morale. Surent-ils la comprendre ? Peu 

importe. Cette absence de haine procède d’une générosité lucide et donne la mesure d’une qualité 

humaine en même temps que les dimensions réelles d’un combat. C’est en ce sens que la guerre 
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d’indépendance algérienne s’inscrit comme un acte supérieur de morale universelle. Tout acte de 

décolonisation est ainsi une victoire humaine. 

     C’est justement parce que nous vivons au siècle des échanges, des grandes rencontres et des 

grandes confrontations que le racisme peut nous paraître puéril, fruit pourri d’un orgueil malade. 

L’avion à réaction et les moyens audio-visuels rétrécissent en quelque sorte la géographie, la mettent 

à notre portée. Comment dès lors ne pas mesurer la chance que nous avons de dépasser nos 

horizons, de comparer nos civilisations respectives sans nous poser en critère de civilisation, 

comment ne pas puiser dans cette humanité qui nous est offerte, s’en enrichir, plutôt que de 

mépriser systématiquement ce que nous ne comprenons pas, ce qui diffère de nous. Sur cette terre, 

tant pour celui qui croit au ciel que pour celui qui n’y croit pas, personne n’est supérieur ou inférieur 

à personne. Et lorsqu’on a le privilège et l’honneur de vivre dans un pays étranger, la délicatesse de 

l’hospitalité reçue devrait se traduire autrement que par des réflexions odieuses et infantiles. 

  Nous avons payé très cher le droit d’être maître chez nous et lorsque défendre sa dignité comportait 

des risques, les Algériens ont pris ce risque. A plus forte raison maintenant que nous sommes chez 

nous et indépendants.  

     Il n’est point dans notre propos de tenter une analyse et de proposer une définition au racisme. Et 

dire qu’il est odieux et stupide ne suffirait pas à le couvrir de ridicule et de honte. Il demeure surtout 

une occasion perdue de connaitre et d’aimer l’autre. Il est un rendez-vous manqué avec l’humanité 

et finalement avec Dieu. 

  Nous savons la gloire luxuriante des couleurs de soleil sur nos terres, tout le talent du ciel sur la plus 

merveilleuse palette du monde. Nous savons vers le Ctettaba les horizons qui s’embrassent et 

tressaillent dans la somptueuse démesure de nos regards multipliés. 

Dans le grand silence qui précède la nuit, soudain le crépuscule prend un goût de prière. La ville toute 

entière s’enveloppe d’émotion et frémit de noblesse. Et nous réalisons alors que ce coucher de Soleil 

est un hommage du ciel à la ville, cette ville noble et vieille, patiente et audacieuse, cette ville 

saupoudrée d’Histoire et d’espérance, cette ville-chef-d ’œuvre, cette ville monument. Il couve dans 

ses rues une pénombre de tendresse et cette sérénité incomparable qui donne la mesure d’une 

civilisation, d’une âme, d’un style. C’est une ville sublime, pathétique et la conviction nous saisit que 

toute faute de goût, toute faute du cœur, serait un blasphème.   

  Le racisme est un blasphème. 

 

La Rentrée Des Espérances ( 01 Octobre 1965) 

Je me souviens, tous les ans, le ciel agité de l’automne. Je ne sais plus quel poète algérien a eu un 

jour se cri : « j’ai laissé mon cœur à l’école! » et qui d’entre nous n’a pas laissé son cœur à l’école ? 

Elle était notre premier rendez-vous avec la vie, notre première confrontation avec la réalité. Si le 

maître de mon enfance faisait aujourd’hui l’appel de ses élèves, il en manquerait certains et parmi 
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les meilleurs. Seul le pieux souvenir répondrait  « présent » à l’appel des noms de ceux qui ne 

verront pas cette années le ciel fragile et poignant d’un premier octobre. 

L’histoire est passée par ici et ceux qui la font rarement y survivent. Au tableau noir du colonialisme 

la liste est longue, si longue….Au tableau d’honneur de l’indépendance ces noms qui ne répondent 

plus à leur appel sont devenus des adjectifs qualificatifs. Ils ont signé le livre d’or de l’Algérie libre. 

Premier Octobre 1965. Cet enfant que je vois ce matin, tout fier et tout timide, bien conscient qu’un 

événement Co monstrueuse dialectique se vénement. Il ne va pas à l’école pour y apprendre que ses 

frères étaient gaulois, que les Arabes sont paresseux que les Kabyles sont travailleurs, les juifs, les 

polonais ivrognes et les Chinois sournois. 

Heureux gamins qui entrent en classe comme on va à la fontaine. De mon temps on allait à l’école 

comme on s’expatrie. Les mots ne voulaient plus rien dire, l’absurde tenait lieu d’Éducation et le non-

sens d’instruction. 

Le système pédagogique colonial n’était qu’une entreprise de dépersonnalisation, de mutilation 

d’aliénation. Une vaste et concertée entreprise d’atomisation du «Moi Fondamental» Algérien. A 

l’agression militaire succédait l’agression de l’esprit. La rifiait en s’illustrant. La conrifiat en 

s’illustrant. La conquête des intelligences devait suivre celle des terres. Le «lavage des cerveaux» ne 

date pas d’hier. 

Il fallait coloniser dans l’âme. 

Écoutons ce que disait au début du siècle, un certain monsieur Bernard, pionnier de l’enseignement 

primaire en Algérie. Sous une apparente bonhommie et une doucereuse  sérénité le cynisme éclate 

tant il est vrai que le colonialisme n’est pas seulement une question de fusils. Écoutons donc se noble 

pionnier :   

«Ce n’est pas par générosité que l’Université peut répandre l’enseignement mais, disons-le bien haut, 

dans l’intérêt de la France, ce seul intérêt, toujours présent à notre esprit, a donné à notre 

enseignement son caractère, à nos maitres leurs méthodes et procédés, à nos programmes leurs 

formes actuelles. Il importe encore que les indigènes aient de notre partie l’idée la plus élevée et la 

plus pire : nous donnerons donc à nos élèves, par des leçons appropriées à leur âge et à leur degré de 

culture, des notions sur la grandeur de la France, sur sa force militaire, sur sa richesse. Notre 

situation serait bien plus solide si les indigènes en arrivaient à penser «les Français sont forts et 

généreux, ce sont les meilleurs maitres que nous puissions avoir». L’école indigène, dans sa forme 

actuelle, par sa double action bienfaisante n’est pas seulement un instrument de rénovation morale ; 

elle est surtout un instrument d’autorité et un moyen d’influence ; elle fera de nos sujets un membre 

très utile à la colonie, un fidèle auxiliaire de la France». 

Il est inutile je crois de commenter cette prose. L’éclipse a pris fin, la langue arabe reprend ses droits, 

car il ne sera jamais assez répété que l’Algérie qui se débat dans le présent, qui veut vivre dans le 

présent, n’a pas seulement un Avenir à préparer, mais un passé à explorer, à découvrir, à gérer. Le 
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retour aux sources n’est pas un réflexe rétrograde de marche à reculons mais un souci positif de bilan 

dynamique.   . 

Premier Octobre 1965. Face à des difficultés qui font le drame et l’honneur de nos enseignants et de 

nos amis coopérants, l’État assume dans sa terrible complexité les rentrées scolaires. 

Cette course au soleil est la juste revanche d’un peuple avide de savoir, d’un peuple qui prend ses 

inscriptions à l’université des aurores. 

Premier Octobre 7691. Cet enfant qui je vois ce matin, tout fier, tout timide, bien conscient qu’un 

événement commença. Il est lui-même un événement. 

Il est une promesse, il est une espérance. Dans une Algérie Arabe, Musulmane et Socialiste, il est le 

témoin et le cadeau que nous offrons aux lendemains.                                                                         

 

 

1- l’école du souvenir (17/06/65) 

La formule serait banale et usée jusqu’à la corde la plus sensible qui dirait qu’un quotidien est le 
témoin de tous les jours, de chaque jour. Il ne faut pas forcément se méfier des pléonasmes et se 
moquer des vérités de La Palice. Les pléonasmes confirment les évidences et ce qu’on appelle les 
Les Paliçades ont un fond de bon sens qui incite à la réflexion... 
On retrouve de vieilles photos – On dit qu’elles sont vieilles quand elles racontent notre jeunesse 
– On retrouve des lettres écrites il y a vingt ans et plus, on revoit les lieux familiers de son 
enfance, une rue, une école, un village, bref on se penche sur le passé. 
Le temps d’une émotion attendrie on évoque un visage, une joie, un chagrin, on se pose des 
questions qui restent parfois sans réponse. La vie en fin de compte n’est qu’un constant 
pèlerinage et cela n’est pas incompatible avec la croyance en l’Avenir. 
Les espoirs commencent par les souvenirs et le culte sacré que nous portons à nos morts nous 
rend plus impérieux encore nos devoirs. Une page est tournée certes, mais cette page existe, 
indélébile dans la force de notre serment. J’y pensais ce matin de Premier Mai en voyant notre 
jeunesse défiler, en voyant nos enfants, en voyant tous ceux et celles qui ont eu vingt ans ou 
qui auront vingt ans dans une Algérie libre et indépendante. Chacun de nous y a pensé. Cette 
jeunesse ne verra pas ce que nous avons vu, ne connaîtra pas ce que nous avons connu. 
Lorsque nous parlions d’indépendance, d’abord nous en parlions à voix basse et comme nous 
l’aurions fait d’un rêve lointain, très lointain. C’était pour Demain et l’Avenir semblait cet 
horizon qui fuit lorsqu’on croit l’approcher. Nos espoirs à l’époque avaient un goût de chimère. 
Lorsque nous parlions de socialisme, nous avancions davantage des idées que nous affirmions 
des certitudes. Et ce Demain presque abstrait, ce demain qui nous paraissait une vue de l’esprit 
est arrivé. Il est là ce drapeau ! Mon Dieu tout ce qu’il a fallu...Il s’élabore notre socialisme ! Qui 
l’aurait cru... 
J’ai feuilleté une collection de ce journal, de ce journal avant qu’il ne s’appelle ″AN NASR″. Tout 
un peuple était tenu à l’écart, étranger même à ses propres destinées. C’était le temps des 
″Indigènes″, des ″Centenaires″ des ″Loyalismes″ des ″Français-Musulmans″, des ″Premier 
Collège″ et des ″Deuxième Collège″, et bientôt le temps des ″Rebelles″, des ″Assassins″, des 
″Fanatiques″, des ″Terroristes″, des ″Hors-la-loi″ ... 
Litanie interminable et interminable terminologie dans l’arsenal démentiel des équilibres 
précaires... 
Mon Dieu ce qu’il a fallu, tout ce qu’il a fallu... Les Algériens n’ont pas vécu l’Histoire dans des 
livres tant chacune de leur vie est à elle seule le résumé de notre Histoire Nationale. Nos 
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enfants s’en souviendront-ils ? Ils s’en souviendront, il faut l’espérer, il faut tout faire pour cela, 
car le plus grand malheur qui puisse arriver à un peuple c’est d’être coupé, d’être ignorant de 
son Passé. Le colonialisme le savait bien qui avait tous mis en œuvre pour nous persuader que 
nous lui devions jusqu’à notre propre existence. Les Algériens sont incapables, sont inaptes à la 
haine et à la rancune. Mais le pardon n’exclue pas le souvenir. 
Ce n’est pas un cri d’orgueil que cet impérissable vers du poète : 
″J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans″. 
Au calendrier du malheur les années n’ont pas la même durée et les siècles n’ont pas le même 
poids. 
Il est bien entendu que le malheur n’est pas la seule école. Déjà depuis trois ans s’affirment les 
certitudes ; Des possibilités s’ouvrent qu’on aurait osé espérer ou même imaginer. Les 
souvenirs se sont actualisés à la lumière de l’expérience vécue. D’autres chants sortent de nos 
poitrines, un autre vocabulaire à cours en ce pays. Les simples des mots ont retrouvé un sens : 
un arbre, un enfant, une route, un volontaire... 
Il ne s'agit pas de miracle en Histoire. Bonnes ou mauvaises les sciences humaines sont d'une 
rigoureuse logique. Un arbre, un enfant, une école, une route, un volontaire… Et même une 
prison ! Barberousse ouvre ses portes et devient un musée. 
 
Les rues et les places ont changé de noms, nos villes et nos villages se disent avec des syllabes 
qui sortent de notre terre. L'Algérie se trouve chez elle. Trois ans depuis… Et ce n'est là qu'un 
départ, ce n'est là qu'un commencement. 
Je ne sais de symbole plus poignant, plus émouvant et plus confortant que l’image de cette 
vieille femme de chez nous qui plantait l’autre jour son arbre sur les versants de la colline. Quel 
âge pouvait-elle bien avoir ? Elle était certainement née avant le Siècle. Elle plantait son arbre 
comme on signe un manuscrit précieux, le verra-t-elle grandir cet arbre ? Connaîtra-elle son 
ombre douce bleue et sa taille d’audace ? En vérité c’était plus qu’un symbole mais l’image 
concrète de la permanence algérienne. 
Le Passé et le Présent se confrontaient dans la dialectique triomphale de l’Espérance. 
J’ai mieux compris le mot : Racine 
  

  Le chemin de l’école (09 Septembre 1967) 

On l’a dit, l’a redit, des voix autorisées et des voix anonymes, parce que c’est l’évidence même, parce 

que c’est la vérité, on l’a dit, l’a redit : la culture n’est pas un luxe et doit cesser d’être un privilège. 

Elle n’est pas un luxe parce que l’homme en a besoin, parce qu’il la respire, parce qu’il la sent et la 

ressent, parce qu’elle le marque autant par sa présence que par son absence. 

Elle doit cesser d’être un privilège parce que l’égalité que consacre la loi, doit se concrétiser dans la 

réalité et que la culture fait partie intégrante de cette réalité. 

Elle n’est pas un luxe et doit cesser d’être un privilège parce que l’homme y puise sa mesure et y 

prend ses dimensions, parce qu’elle est une joie supérieure et que l’homme a besoin de cette joie 

pour vivre, pour être lui-même. Pour être totalement lui-même. Un homme sans culture est un 

homme diminué tout comme l’est  Un homme sous-alimenté. C’est bien pour cela que le mot d’ordre 

sacré demeure plus impérieux que jamais : culture pour tous! 
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La famine qui menace ou qui frappe des centaines de millions d’hommes, le problème de la faim qui 

émeut les sociologues, les économistes, les gouvernements , les instances internationales, on a peine 

à comprendre et à admettre que le vingtième siècle qui envoie des fusées sur la lune, qui double ou 

triple, la vitesse du son pour ses transports, qui a libéré l’énergie nucléaire, qui change le cours des 

fleuves, on a peine à admettre et à comprendre que ce siècle de sciences et de progrès soit encore 

confronté avec des drames que l’on croit l’apanage de siècles révolus, barbares et ignorants. 

Il est juste que l’on s’en émeuve, s’en inquiète et que le génie humain, que la solidarité humaine, 

trouvent à ces tragédies leurs solutions et leurs thérapeutiques. 

Notre propos n’est pas de spéculer à savoir si l’homme a besoin de pain avant les roses ou de roses 

avant le pain. Ce serait là, un faux problème. Nous pensons seulement, qu’une vie sans pain n’est pas 

une vie, et qu’elle n’est pas non plus tout à fait une vie si une fleur ne vient rassurer nos regards.  

Nous pensons seulement, que la famine de l’esprit est aussi dramatique et inhumaine que celle de 

l’estomac. Nous pensons surtout que l’analphabétisme, ce malheur hérité de la parenthèse coloniale, 

doit disparaître, comme doit disparaître une survivance hideuse d’une époque maudite. Nous 

pensons, enfin, qu’il sera toujours un peu vain, un peu faux, un peu gênant de parler de culture tant 

que cet analphabétisme justement n’aura pas disparu. Non pas qu’il faille cesser d’écrire, de 

produire, de peindre, ou de composer, bien au contraire! C’est lorsque la nuit est très noire qu’il faut 

allumer le plus de lumières possible. 

En cette veille de rentrée, jamais nos regards ne se sont tournés avec autant  de respect et d’attente 

vers l’école, jamais nous ne lui avons autant confié nos espérances. 

C’est là, à l’école que se trouve la solution, le remède, le salut. C’est là, à l’école, et à l’école d’abord, 

que revient le redoutable honneur de féconder le présent, de le gérer, de l’investir. C’est là, à l’école, 

le meilleur rempart contre la nuit, le dernier bastion contre cette autre cécité qu’est 

l’analphabétisme. 

L’école a toujours eu une place privilégiée dans le cœur des Algériens. C’est chez notre peuple, une 

vieille tradition de respect que d’entourer de reconnaissance et de vénération le maître. Il suffit pour 

s’en convaincre de voir avec quelle affection, nous parlons de ceux qui se penchèrent sur nos jeunes 

années, qui les formèrent et qui les marquèrent d’une trace indélébile. Il suffit pour s’en convaincre 

d’analyser cette émotion qui nous étreint soudain lorsque nous rencontrons notre vieil instituteur ou 

lorsque nos pas nous ramènent, pour un pèlerinage, devant l’école primaire de notre enfance. Il suffit 

pour s’en convaincre d’écouter s’égrener les regrets de ceux-là qui, jadis imprévoyants, réalisent 

maintenant leurs erreurs d’avoir sous-estimé leurs premières études. Chacun de nous a laissé son 

cœur à l’école. Et il suffit pour s’en convaincre enfin, de voir, aujourd’hui dans l’Algérie 

indépendante, les parents inscrire à l’école leurs filles et leurs garçons, de voir comment ils veillent 

sur leurs débuts, comment ils les suivent ou les font suivre. Ils se vengent dans l’instruction de ces 

gamins et de ces gamines, promis à un autre avenir, déjà offerts à un autre destin, plus que jamais le 

chemin de l’avenir passe par l’école. La culture y germe, s’y développe, s’y équipe. 
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L’injustice serait d’être un patient. Nous devons avoir conscience des énormes difficultés qu’il faut 

vaincre, des obstacles qu’il faut surmonter, accroissement sans cesse grandissant des effectifs, 

problèmes des locaux scolaires, de la formation et de la qualité pédagogiques, problème des 

programmes, des manuels etc… chaque rentrée est un tour de force, mais aussi chaque rentrée est 

une espérance, une victoire, et dans bien des cas un miracle. 

Lorsque cette école aura rempli sa mission, dans l’Algérie de demain, lorsque tous les Algériens, et 

toutes les Algériennes, sauront lire et écrire, lorsque les techniques audio-visuelles seront le 

complément vivant d’une base écrite, alors seulement la notion de culture s’équilibrera dans ses 

véritables dimensions et dans son vrai contexte. Étant pour l’instant l’exception l’homme (ou la 

femme) de culture est condamné à une certaine solitude, cette solitude qui n’est pas de l’isolement. 

C’est une solitude de fait. Nous n’écrivons jamais tout à fait pour le lecteur dont nous rêvons. Et c’est 

encore vers l’école que nous nous tournons car elle seule fera sortir l’homme de culture de sa 

solitude, car elle est tout autant une pépinière d’hommes et de femmes de culture. 

D’ailleurs les générations qui montent n’auront pas à connaître ces problèmes directement liés à l’ère 

coloniale. L’écrivain algérien de l’an 1 000 par exemple –et l’an 1 111 n’est pas si loin, 33 ans à peine 

–et 31 ans, c’est à peu près ce qu’il faut pour faire un écrivain. Bref, l’écrivain algérien de l’an 1  000 

s’étonnera peut être de ce qui aujourd’hui nous préoccupe. Il sera vraiment disponible et en 

symbiose étroite avec son peuple et ses lecteurs. L’analphabétisme ne sera qu’un mauvais rêve, sujet 

d’études pour l’historien qui prendra les mesures exactes du méfait colonial dont les séquelles, 

même auront disparu. 

Le chemin de l’école conduit bien au-delà de l’école. Il mène à l’avenir. 

                                                                         

L’école et le puits (23 Septembre 1967)        

Nous avons eu déjà l’occasion de dire combien dans notre pays était grand, important et vital le rôle 

de l’école. 

En ces temps de rentrées scolaire les problèmes de culture sont plus que jamais d’actualité, une 

rentrée scolaire est un peu l’offensive du savoir contre l’ignorance et l’analphabétisme, cette 

ignorance et cet analphabétisme qu’il faut à tout prix supprimer, comme on supprime les causes 

d’une infection, comme on combat un des maux les plus redoutables de l’humanité, comme on 

refuse le malheur qui diminue. 

Il est évident que c’est par l’école, et par l’école d’abord qu’on arrivera à mettre le livre et la plume  à 

la portée de tous et de toutes. C’est par l’école et par l’école d’abord que s’engage et se développe 

l’entreprise salutaire de lumière, cette lumière qui bouscule et multiplie les horizons, qui donne de la 

profondeur et des perspectives à notre champ d’action et de pensée. C’est en ce sens je crois qu’il 

convient de comprendre le dicton: « Un homme averti en vaut deux». Un homme instruit est un 

homme véritablement libre. Il suffit pour s’en convaincre de réfléchir à ce que représente une lettre 
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que l’on fait écrire ou que l’on fait lire, désarmé, impuissant. Ce qui nous paraît normal, machinal 

devient alors un véritable drame, gênant parfois, humiliant souvent, dans l’étalage de sa vie privée, 

dans l’impossible communication directe. Même de nos jours où le téléphone supprime les distances 

et où l’avion défie le temps, même de nos jours l’instruction est encore le plus court chemin d’un 

homme à un autre, savoir lire et écrire, apprendre, apprendre encore et toujours et l’homme grandit, 

et l’homme se démesure, et l’homme s’épanouit… Apprendre, apprendre encore et toujours, ne 

serait-ce que pour savoir que l’on ne sait pas grand-chose, car dès lors l’humilité a une autre saveur. 

Cette humilité-là, a déjà un goût de culture. 

Par l’école, et par l’école d’abord, parce que c’est sa vocation, sa destination, son but et sa raison 

d’être. Parce que s’y doit refléter l’âme d’un peuple, ses ambitions, ses frémissements profonds et 

ses espérances. Chaque fois que nous passons devant une école, que nous voyons ces gamins et ces 

gamines affronter leur première grande expérience sociale, un sentiment de sécurité nous enveloppe 

et nous réconforte. Ces gamins et ces gamines qui vont pour la première fois à l’école cessent d’être 

des prénoms sur des visages soucieux ou riek;urs. Ils ont déjà un grade, ils sont des écoliers et des 

écolières. Et déjà, à leur insu, ils s’intègrent dans la vie dynamique du pays. Ils investissent le présent. 

Il sortira de cette école des hommes et des femmes irréversiblement promis et offerts à une autre 

existence, à un autre destin. 

Des cadres, ces cadres dont nous avons sans cesse besoin, des techniciens, des spécialistes, des 

hommes ouverts et compétents, imprégnés de cette irremplaçable sérénité que procurent le 

véritable savoir et la véritable science, des cadres, des techniciens, des spécialistes, nous attendons 

cette moisson réjouissante des semailles d’automne, de la rentrée scolaire, et puis aussi, 

évidemment, ceux-là et celles-là qui se voueront à une autre entreprise, à une autre technique, à une 

autre spécialité. Ceux-là et celles-là qui choisiront d’écouter la chanson première, qui prendront le 

pouls du vent, qui voudront dompter l’éternité d’un silence, ces aventuriers des merveilles et des 

dialogues impossibles, les peintures qui veulent faire rentrer le ciel dans leurs tableaux, les musiciens 

qui font pleurer les étoiles, les romanciers qui corrigent la vie, les poètes qui reprisent leur amertume 

avec une aiguille de soleil, à l’abat-jour des clairs-de-lune… 

Tant il est vrai que l’école ne délivre pas que des diplômes et qu’elle est le carrefour de tous les 

bouillonnements, de toutes les ouvertures, la préface de toutes les expériences. 

Parallèlement à l’entreprise scolaire, l’organisation systématique de la lutte contre l’analphabétisme 

–lutte d’ailleurs élaborée à l’échelle mondiale –permettra et permet une marche de l’Algérie vers le 

progrès. Ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de pouvoir aller à l’école trouveront ainsi l’occasion 

de se récupérer, de s’équiper et finalement de mieux servir. 

Cette soif inextinguible de savoir et de culture qu’a notre peuple –qu’il a toujours eu d’ailleurs –est 

une des meilleures preuves de sa vitalité et de sa dignité. Elle suffit à donner les mesures de sa 

présence et les dimensions de ses nobles ambitions. 
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Dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos villages, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, jusque 

dans nos douars, les plus isolés, les plus reculés, la vie humaine, la vie sociale s’organise et se 

regroupe autour de ces deux pôles de vie, autour de ces deux sources de vie : l’école et le puits. 

L’école et le puits, il y aurait de quoi rêver si la réalité n’était infiniment plus passionnante, plus  

exaltante, plus dramatique –et ce mot n’a rien de tragique –qu’un rêve. 

L’école et le puits, dans la sublime dialectique de la vie, dans le pathétique miracle de la survie –la 

survie, cette vie qui veut vivre –s’imposent dans une royauté suprême, dans une majesté émouvante. 

La vérité au fond du puits, la vérité au tableau de l’école, les images sont peut-être faciles partout en 

ce pays, la culture plus chère que la prunelle des yeux et les yeux qui donnent leur nom aux sources, 

l’eau et le savoir, dans le même ruissellement fécond de la friche que l’homme sanctifie... 

L’école et le puits, le vocabulaire lui-même participe à cette magie, procède de ce miracle. La 

première donne au second sa rigoureuse signification. Seul l’esprit peut donner ses lettres de 

noblesse à la matière… 

Couleurs d’automne et d’espérance septembre a mis son tablier, le ciel est plus fragile, les couleurs 

moins brutales, l’été cet analphabète épicurien, s’efface au tableau noir de la rentrée. 

L’image qui me poursuit et m’enchante revient, l’école, le puits, une motopompe  sur la plaine, la 

rumeur d’une classe, une musique qui raconte un espoir. 

 

École primaire et culture (30 Septembre 1967) 

Une année qui s’achève laisse toujours dans les regards la mélancolie des choses qui s’en vont, du 

temps qui passe. La renaissance d’une nation est une telle aventure que les bilans sont toujours 

dérisoires comparés à l’œuvre qu’il reste à accomplir. Mais nous croyons au Désert qui se redit sans 

cesse et ne se répète jamais. Nous croyons aux aurores car ce sont les hommes qui allument leurs 

certitudes. 

Nous croyons à cette école du bout des horizons et du bout de la nuit, cette école posée sur la 

montagne qui prend soudain une autre altitude, cette école de la plaine ou des grands sables, qu’on 

remarque au village, qu’on distingue au douar, nous croyons à cette école qui structure l’Algérie de 

nos rêves, qui la quadrille d’espérances. 

Il lui revient en premier lieu la charge de redonner à l’Algérie son âme, sa musique première, c’est-à-

dire, sa langue, c’est-à-dire son passé, c’est-à-dire son avenir, cette langue arabe sans laquelle notre 

indépendance serait incomplète, privée de sa saveur profonde, de son style véritable. 

L’arabisation n’est pas une option, n’est pas un choix, n’est pas une décision. Elle s’inscrit 

naturellement, logiquement, dans le cadre de la décolonisation de l’Algérie ancienne et de 

l’édification de l’Algérie nouvelle. Elle correspond à la réintégration du pays dans son circuit 

historique, à la récupération de son identité nationale, à la confirmation et à l’affirmation de sa 
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personnalité première et véritable. L’arabisation de notre patrie était un des buts de notre guerre 

d’indépendance. Sa réalisation couronnera notre libération. Au rendez-vous de nos valeurs propres 

nous nous retrouvons nous-mêmes, pour mieux assimiler les autres cultures, pour une approche de 

l’universalité qui ne corresponde pas à l’ignorance de notre patrimoine, de notre héritage. La 

colonisation se caractérisait par l’adoption d’une culture qui s’imposait au mépris de notre culture 

nationale. Elle devenait dès lors une entreprise impérialiste comme les autres. C’est en ce sens que 

nous avons pu écrire que l’occupant n’était pas Bugeaud mais Molière. Et c’est seulement parce que 

l’Algérie est aujourd’hui indépendante que nous pouvons étudier Molière sans équivoque et sans 

ambiguïté. La décolonisation ne concerne pas seulement le peuple anciennement colonisé mais tout 

autant l’ancienne métropole coloniale. En libérant  l’Algérie, nous avons aussi libéré Molière. 

Cette mission qui revient à l’école et cet honneur qui lui échoit d’assumer les destinées intellectuelles 

de l’Algérie, nous les mesurons d’autant plus que chacun sait les énormes difficultés qu’il faut 

affronter, les obstacles qu’il faut surmonter, la poussée démographique qui impose de penser au 

rythme des prévisions, le personnel enseignant et sa qualification pédagogique, les programmes et 

les manuels scolaires, ce sont là évidement  des problèmes extrêmement délicats à résoudre et qui 

font appel autant à la bonne volonté qu’à la patience. Il ne s’agit pas d’une expérience qu’il nous faut 

juger et apprécier sur des cas isolés. C’est une œuvre de longue haleine, une œuvre large, une œuvre 

de masse, un travail en profondeur. L’essentiel est que l’Algérie se soit engagée résolument dans 

cette voie qui est la sienne, qui correspond aux réalités et à nos aspirations, cette voie qui la 

réhabilite à ses propres yeux et qui la désaliène une fois pour toutes. De ce fait l’école primaire se 

trouve au cœur de nos espérances. 

Avec l’école primaire et l’arabisation totale, une page est véritablement en train de tourner la page 

de l’Algérie d’hier qui n’était pas libre à ce point de son destin que l’enseignement de  sa langue lui 

était refusé. 

Le rôle et l’importance de cette école primaire sont d’autant plus à souligner que c’est à l’école que 

les enfants d’un même pays se retrouvent, à l’écoute d’un même enseignement, à l’étude d’une 

même langue, à la découverte d’un même patrimoine commun. Dans cette école primaire de 

l’Algérie indépendante. Les écoliers qui s’arabisent en même temps, seront demain les citoyens 

«homogènes» d’un même pays, imprégnés d’une même formation. Ainsi disparaîtront à tout jamais 

les différences qui existent de nos jours entre «arabisants» et «francisant», différences qui sont les 

conséquences directes de l’agression et de la mutilation coloniales. L’école primaire, en plus de sa 

vocation strictement scolaire apparaît d’ores et déjà comme un creuset de l’unité nationale, la 

rencontre de tous les Algériens au sein d’une même source, sur le premier chantier d’une même 

édification. L’homogénéité d’un enseignement conditionne et renforce la cohésion culturelle de tout 

l’ensemble national. 

Cette arabisation qui inquiète certains de nos amis ne saurait être considérée comme une fermeture 

de l’Algérie aux autres cultures qui, comme la culture arabe, participent de la culture universelle et 

de la gloire de l’homme. 
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Cette arabisation ne se fait pas contre une culture mais pour la culture. Ce qui nous caractérise 

profondément nous rapproche encore plus profondément des autres. Ce qui nous distingue 

originalement enrichit plus encore le patrimoine culturel mondial. 

D’ailleurs, une culture qui se respecte ne saurait être compétitive. Le serait-elle qu’elle aurait un 

parfum d’impérialisme.  

 

    Des instituteurs par milliers! … (06 Mai 1967) 

Lointaine, si lointaine qu’on la croit orgueilleuse, quand on la dit distante il s’agit de la distance qui 

nous en sépare, donc du chemin qui nous y mène… définie, disséquée, analysée, mise à droite, mise à 

gauche, mise à prix, mise à mort, mise à vie, mise en doute, la culture, cette seule conquête véritable 

de l’homme, c’est d’abord à l’école qu’il nous faut la trouver. C’est là qu’elle se réfugie et 

s’homologue, s’enregistre, se conserve. 

On parle beaucoup –et à juste titre –de Cercles, de Foyers, d’animation culturelle. Dans le langage 

courant le mot Culture s’associe de plus en plus au mot loisirs. On multiplie sous toutes ses formes sa 

présence et ses activités : au Théâtre, à la Radio, à la Télévision, au cours de Conférences, de 

séminaires, à l’occasion de la sortie d’un film, de la parution d’un livre, à la lumière d’une polémique, 

d’un hommage reconnaissant, d’un festival. Dans ce pays dramatiquement marqué par 

l’analphabétisme chacune de ces manifestations culturelles a un goût de miracle et de pathétique. 

Chacune de ces manifestations témoigne de ce grand respect que l’on porte par chez nous aux 

choses de l’esprit, de l’importance qu’on lui accorde dans ce qu’il est convenu d’appeler la Civilisation 

Humaine. Je ne sais guère de pays qui entoure d’autant de considération l’Homme de Culture. Et par 

conséquence directe je ne sais guère de pays où la responsabilité de l’homme de culture est aussi 

grande. Étant qu’on le veuille ou non un privilège, la culture devient un devoir elle est très lourde à 

porter. Elle ne se garde pas, elle se dispense. 

On ne dira jamais assez la gloire d’une école. Jamais assez petites écoles à classe unique, et unique 

lumière aux aboiements de chiens, écoles posées sur la plaine, d’un horizon à l’autre pour nous faire 

patienter, au détour d’une piste, insolites et précises, au sommet d’une montagne et d’une 

obstination, autour d’elles les villages se regroupent comme autour d’un puits, les hommes se  

réunissent comme autour d’une source. Écoles du Grand-Pays, sans gaz et sans électricité, au 

ravitaillement difficile, (pas de courrier tous les jours, le journal est toujours au passé), un autocar 

ahurissant de contenance trépide aux horaires variables, écoles des quatre vents, écoles de bonne 

volonté que fréquentent sur les toits les cigognes et tout le jour des gamins en haillons, vous êtes les 

postes-avancés de la Culture Nationale, dans le Pays réel! 

Je ne sais de plus triste qu’une école fermée. Sauf peut-être un jardin abandonné, sauf peut-être un 

pont détruit que l’oued emporta et qui nous oblige au long détour, et qui nous fait douter de la vertu 

de la ligne droite. Sauf peut-être ce silencieux regard des aveugles comme un rideau tombé à 

l’éternelle relâche. 
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Je ne sais rien de plus triste qu’une école fermée. Le puits qui s’ensable contient moins d’inquiétude, 

d’angoisse et de désolation. 

Bien sûr, il n’est pas question, dans le cadre d’un simple article, de réveiller des angoisses ou de 

susciter des vocations. Le problème est énorme et, de par ces dimensions et sa gravité, il est une 

affaire d’état, un sujet de préoccupation nationale. Les mots tournent dans une ronde infernale où le 

miracle a peu de place, où la bonne volonté, n’est pas en cause, où les idées ne manquent pas. Ouvrir 

des écoles, former des maîtres, utiliser de manuels, devant la marée montante d’une démographie 

qui potentialise à l’infini tous les problèmes, dans l’équation bouleversée de la Quantité et de la 

Qualité, ouvrir des écoles, disposer de moyens en hommes et en argent, non, ce n’est pas si simple et 

les Algériens le savent bien. A se pencher sur la scolarisation en Algérie on peut en éprouver un 

vertige, ou en être démoralisé si l’impatience nous gagne d’une manière ou d’une autre, malgré et à 

cause de cette démographie, il faudra amener le temps à travailler pour nous compter avec le temps 

ne signifie pas compter sur le temps ne signifie pas attendre mais faire face, mais préparer. si le 

miracle tient peu de place, l’obstruction et le sacrifice en tiennent beaucoup. Le mot impossible n’est 

pas algérien également. 

Les écoles des villes et des villages, écoles surchargée à l’extrême, à la limite d’une pédagogie 

raisonnable, rationnelle ou tout simplement possible, dans cet enseignement qui recherche son profil 

d’équilibre et sa voie naturelle de l’arabisation, ces écoles, quelle que soit la qualité de leur 

personnel, quelle que soit la qualité de leur équipement, ces écoles primaire et parfois primitives, ces 

écoles demeurent le meilleur rempart que nous pouvons dresser contre l’ignorance, la meilleur arme 

–et la seule –dont nous disposons pour instruire les plus larges masses possible. 

Certains, nostalgiques ou grincheux, incompréhensifs ou impatients, rappellent à longueur de regret 

la qualité pédagogique des maîtres «d’autrefois», la qualité supérieure de l’enseignement dispensé, 

les Écoles Normales de jadis, pépinières d’instituteurs et d’institutrices préparés à l’exercice de leur 

noble mission. On oublie trop souvent par chez nous que cet «autrefois» sent mauvais, qu’il s’appelle 

colonialisme, aliénation, «nos pères gaulois», «certificat indigène», langue arabe interdire, bafouée, 

ignorée. Le temps des «Jeannot et Jeannette», des «vous mettez vos petits souliers devant la 

cheminée, le soir de Noël, racontez», le temps des Sarrazins, courageux, cruels et perfides, et de 

«L’Homme blanc adulte et civilisé de ma classe de philo…les maîtres étaient plus qualifiés –

pédagogiquement parlant --, mais combien de nos gosses étaient-ils scolarisés? Combien de nos 

élèves accédaient-ils à l’enseignement secondaire ou supérieur? Privés d’avenir, internés dans le 

présent rabougri on nous avait volé jusqu’à notre passé. Nous étudions l’Histoire des autres. En 

vérité, avant le premier novembre 1611, c’était pour nous la Préhistoire. 

Nous sommes ce que nous sommes, pauvres, malmenés, dépourvus, au sortir d’une impitoyable 

disgrâce historique, à peine au point du jour, et nous savons le prix et le poids de l’école. Cette école 

peut-être sommaire, peut-être insuffisante, aujourd’hui, mais école quand même! Présente malgré 

tout, gardant et secrétant nos valeurs. Si le gardien n’est pas toujours à la hauteur du musée peu 

importe. Il le sera demain. Il est en train de le devenir. 
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Des instituteurs par milliers et par milliers des étoiles! Jusqu’à que jour s’en suive! 

 

     La leçon du Boulhilet.   (20 Mai 1967)                                                                                 

 Ne cherchez pas sur une carie de géographie le nom du Boulhilet. Vous le    retrouvez peut-être sur 

une carte d’état-major de la Horde-méchante avec comme légende explicative : «zone pourrie et de 

haute dissidence. Zone interdite». 

Pays plat, grand pays, vastes terres, d’un infini à l’autre les horizons s’immobilisent et le ciel est si 

proche qu’on pourrait le toucher du doigt. Là-bas, dans leur pluriel, les Aurès veillent au mausolée du 

souvenir. Par ici le mouvement est un vœu dérisoire. La piste s’évertue à mener quelque part. Mais 

par ici, c’est toujours quelque part. Je comprends cette terre qui se rassure en son immensité, cette 

terre calomniée, cette terre rouge et noire délaissée comme une veuve, cette plainte silencieuse et 

ce regret qui se tait. Je comprends cette plaine qui défie notre impatience, qui s’étale en sa longueur 

et que les saisons ne parviennent plus à marquer de leurs caprices, à décorer de leur talent. La plaine, 

comme un plateau de théâtre qu’abandonnèrent ses acteurs, s’est réfugiées dans un refus de reine, 

dans sa nudité des premiers âges. Il n’y a avait pas d’eau au Boulhilet. 

On vient de trouver de l’eau au Boulhilet! Ah Dieu qu’elle a raison cette sagesse populaire qui affirme 

que la vérité se trouve au fond d’un puits. Sous le ciel implacable du Boulhilet c’est encore plus 

saisissant. On n’a pas à distinguer entre l’eau et la vérité. Déjà j’ai entendu l’hymne d’allégresse des 

pompes, déjà j’ai vu se dresser les premières haies pour briser le vent, déjà j’ai vu les premières  

feuilles éclore dans les séguiates. Et j’ai surtout écouté ces hommes, ces géants modestes, ces 

vainqueurs de la mort, parler du village qu’ils construiront bientôt. A l’heure du repas et du repos ils 

discutaient des endroits propices et des édifices à élever. Tous, unis, unanimes, ces hommes qui ne 

savent ni lire ni écrire, ces hommes qui ne connaissent pas la chaleur amicale d’un livre, ces hommes 

qui n’ont jamais promené leurs regards sur un tableau de Bouzid ou d’issiakhem, qui n’ont jamais 

caressé de leurs mains calleuses la surface si vivante d’un papier blanc, tous, pour le village qui va 

naitre ils envisageaient d’édifier d’abord une mosquée et une école. J’ai reçu ce jour-là une 

incommensurable leçon de culture.  

Une école, une mosquée… cette eau qu’ils ont trouvée, qu’ils ont arrachée aux entrailles de la terre, 

qu’ils ont en quelque sorte forcée dans ses sournois retranchements, cette eau que la pompe déjà 

refoule vers les champs retournés, cette eau prend alors toute sa signification et nous sommes 

assaillis de symboles. Cette vérité que l’on va chercher au fond du puits et que le muezzin rappellera 

cinq fois par jour au   haut de son minaret, cette vérité que les enfants apprendront à connaître sur 

les bancs de leur école, cette vérité venue de Dieu et qui retourne à Dieu en passant par les Hommes, 

elle nous apparaît comme une énorme, comme une merveilleuse, comme une réconfortante victoire 

de l’Esprit sur la Malice. 



163 
 

Ils le savent bien les gens du Boulhiet, ils savent bien que ces champs de blé qui valseront la saison 

prochaine ne seraient qu’un simple champ de verdure si une école et une mosquée ne venaient 

donner une âme à la galette qu’ils mangeront. 

Une mosquée, une école, ces hauts-lieux habités, inspirés et tout autant sacrés, le Temple de l’Âme 

et celui de l’Esprit, la diabétique de la vie algérienne s’affirme et se retrouve, s’illustre et se complète 

aux deux pôles de sa culture. Une authentique culture nationale jaillie du sol charnel comme cette 

eau vivante et qui fait vivre, une culture étroitement, intiment liée à ce qui fait le génie de notre 

peuple, secrétée par lui et exprimée par l’artiste, une culture enfin qui tienne compte, qui s’alimente 

à la source des sources, qui s’inspire des aspirations, des chagrins, des joies, du solide bon sens et de 

l’incassable espoir des hommes qui revendiquent et assument la noble condition humaine… 

Au Boulhilet comme ailleurs c’est par Dieu et la science que l’homme se distingue de la Bête. 

Il faut avoir vécu au désert, avoir connu le désert pour réaliser pleinement ce qu’y représentent une 

mosquée et une école. La terre gercée et morte, le Reg infernal, l’Erg vertigineux, dans l’implacable 

despotisme d’un soleil totalitaire, dans l’impérialisme délirant d’un cosmos surréel, le tableau noir et 

la prière redonnent à l’homme sa dignité menacée. 

Partout en danger, il s’organise et se rassure dans sa croyance et son savoir. Le mot culture cesse 

alors d’être le sujet éternellement remis en question de conversation d’esthètes et de dilettantes. Il 

échappe naturellement à la prison des définitions et des querelles, à la tentation des formules qui 

s’en amusent et ne s’en imprègnent pas, à la séduction des rhétoriques savantes, au bla-bla-bla de 

cet autre désert qu’est la spéculation gratuite. Le mot culture repose alors sur des faits, sur des 

réalités tangibles et merveilleuses, sur l’amitié de l’homme pour l’homme, sur l’incomparable 

courtoisie de chez-nous, sur la flûte d’un berger qui dédicace un crépuscule, sur un violon targui qui 

scande une épopée, sur une main de femme qui commande à l’argile, sur un chant profond que 

reprend avec la légende de Salah-Bey les mandolines de Constantine, sur un poème du pays kabyle, 

sur un  refrain de maquisard et dans le clair regard des enfants du Chélia… le mot culture repose alors 

sur l’incomparable sensibilité de notre peuple, sur son incomparable pouvoir créateur, sur son 

incomparable humanité, sur son incomparable générosité. Sur sa patience sans cesse renouvelée. Il 

ne suffirait pas de toute une vie à un artiste algérien, peintre, musicien ou poète, pour dire, pour 

tenter de dire ce pays mobile, ce pays vivants, ce pays d’éternité et de nuances. 

Des hommes ont creusé des puits. Des hommes ont trouvé de l’eau. Des hommes vont construire un 

village. Des hommes  vont construire une mosquée et une école. Pays plat, grand pays, vastes terres, 

avec les champs de luzerne et les chants de blé, vous trouverez bientôt, sur les cartes de géographie 

le nom du Boulhilet. Vous y trouverez des fleurs et des chansons. Et, qui sait, il sortira bien un jour de 

ce village conquis sur le néant, voulu, enfanté par ces hommes, il sortira bien de ce village hier encore 

impossible, hier encore impensable, un autre Feraoun, un autre Issiakhem, un autre Mohamed El 

Anka, un autre Benbadis… 
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Notre culture ne fait pas que commencer. Elle continue, elle se poursuit sans cesse, toujours. Selon le 

mot lucide du docteur Khaled Benmiloud, «elle se fait en se faisant», incroyablement vivante et liée 

au destin de tous les Boulhilet d’Algérie et du monde. 

La repossession d’une pensée ( Samedi 06 Janvier 1968) 

   Une culture – et par culture nous entendons en premier lieu la possession d’une langue – 
se fait inévitablement et presque toujours au détriment d’une autre culture. C’est ce 
qu’avait très bien compris l’impérialisme. Dès l’école primaire, l’enfant, réceptivité pure, 
s’alimente de la matière qu’on lui propose, qu’on lui offre, qu’on lui impose. L’erreur 
coloniale avait été de croire qu’on peut «franciser» des gens qui chez eux ne parlent pas les 
français, donc ne réagissent pas en français. L’erreur rejoint le crime car l’intention était 
impure et s’apparentait à une implantation de plus, l’implantation culturelle, qui s’ajoutait à 
l’emprise politique, militaire et économique. 

     A l’heure coloniale, il ne nous restait plus que l’islam et la langue de livre pour nous 
refuser, pour nous distinguer, pour nous caractériser, pour nous opposer : opposition tacite 
ou active, puis explosion de l’affirmation du «moi» national au matin de Novembre. 

     L’arabisation ne condamne pas la langue française, ou toute autre langue. Elle procède à 
un retour à soi-même, à une repossession d’une pensée et de son véhicule naturel. Elle est la 
forme achevée de la décolonisation. 

    Nous sommes arrivés à un état d’indigence et de confusion linguistique qui fait que dans 
leur ensemble nos enfants ne parlent ni le français ni l’arabe mais un jargon hybride, une 
communication élémentaire et chétive, une expression verbale qu’on ne peut appeler une 
langue. 

     Ce n’est qu’une fois qu’ils posséderont et posséderont parfaitement les bases solides de 
leur langue que les écoliers algériens pourront, comme tous les autres écoliers du monde, -- 
(et généralement cet enseignement est dispensé dans le secondaire) – apprendre une 
langue étrangère. Alors, et alors seulement, l’acquisition d’une ou de plusieurs langues 
étrangères, se fera harmonieusement, sans semer la confusion dans l’esprit, sans porter 
atteindre à la personnalité de l’enfant. Car il est évident que l’acquisition de langues 
étrangères est toujours un merveilleux enrichissement et que l’arabisation ne signifie pas 
une fermeture de l’Algérie aux autres sources de culture. 

     A quelque chose près techniquement parlant, l’arabisation ne pose pas plus de problème. 
Ne soulève pas plus de difficultés que l’enseignement de la langue française ou par la  langue 
française. Nous affrontons avec elle les mêmes problèmes et nous retrouvons, pour ce qui 
est du personnel enseignant, les mêmes difficultés. Il s’agit avant toute chose, et sans pour 
autant le minimiser, d’un problème de scolarisation, de recrutement et de la formation 
intellectuelle et pédagogique des maîtres, de l’élaboration des programmes et des 
méthodes, de la création et de l’utilisation des livres et manuels scolaires. Il faut bien se 
convaincre et se répéter que ce n’est pas une expérience qui est tentée mais un destin 
s’accomplit, une destinée qui s’assume. Notre génération a eu le privilège historique de voir 
notre drapeau flotter dans un ciel libéré. Les écoliers qui vont pour la première fois, cette 
année, à l’école, auront celui d’assister au rendez-vous de l’Algérie avec elle-même. 
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     L’enseignement de la langue arabe, et l’enseignement par la langue arabe, n’est, 
rappelons-le, ni une option, ni un choix, et encore moins une expérience. Il s’intègre 
logiquement et naturellement dans l’ensemble de l’édification nationale. Il participe de la 
résurrection historique de l’Algérie, de sa renaissance avec ses attributs d’État indépendant, 
il raccorde l’Algérie d’avec son passé en lui redonnant sa dimension première. Il est un acte 
supérieur et ultime de décolonisation. C’est une énorme entreprise de restauration aux 
conséquences incalculables, aux promesses exaltantes. Parallèlement à l'industrialisation du 
pays et aux efforts prodigués dans le domaine agricole, parallèlement donc à la lutte menée 
contre le sous-développement économique, l’arabisation, dans la vie culturelle de la nation, 
tend à promouvoir une Algérie moderne et fidèle à elle-même, une Algérie  originale qui 
pourra donner les vraies mesures de ses capacités intellectuelles et spirituelles. 

      Cette Algérie à la fois nouvelle et retrouvée se sera ainsi épurée des séquelles du 
colonialisme et libérée d’une ambiguïté qui la paralyse, l’atrophie et la dénature. 

    Le problème qu’il faut donc résoudre dans les délais les meilleurs est celui de cette 
scolarisation. Le recrutement des maîtres qualifiés retient l’attention. La qualité de 
l’enseignement et des enseignants ira en s’améliorant et il ne faut pas se cacher que l’affaire 
est une entreprise de longue haleine. Pédagogie, méthodes et programmes s’ajusteront, 
s’adapteront. Les déchets inévitables iront en diminuant. Les erreurs seront des leçons 
profitables. Le drame est qu’il faut faire face avec les moyens réduits du bord. Il serait vain 
de s’attendre à des résultats enthousiasmants dès le début. Néanmoins, quels que soient ces 
résultats, ils constituent une victoire, ils sont une promesse. 

     En cette matière, comme en d’autre, la réussite ou les déboises ne se mesurent pas aux 
premiers contacts aux premiers effets. 

    Au rendez-vous de l’Algérie avec elle-même, il s’agit moins d’une parfaite exactitude que 
d’une rationnelle patiente.   . 

        

 

IV- Grandeur et misère de la littérature algérienne       (03/02/1966) 

(Problème de culture algérienne)  
La culture, la vraie culture (mais en est-il une autre ?) Voyage sans passeport et le seul visa qu’on 
exige d’elle suffit à l’identifier : sa qualité humaine. C’est même là un rare exemple 
d’internationalisme intégral, par-dessus les utopies, les traités, les ambassades, les instances 
supranationales. C’est une vérité tellement évidente qu’elle risque de passer inaperçue. C’est aussi 
une victoire de la raison et du cœur qui peut surprendre, même au vingtième siècle, surtout au 
vingtième siècle, si l’on songe aux mille occasions que nous avons quotidiennement de craindre pour 
la paix, pour la paix c'est-à-dire en fin de compte pour la civilisation universelle. 
 
Les écrivains, les peintres, les musiciens, les savants, leur rayonnement, ne faut-il pas y avoir à 
revanche de leur solitude et de leur précarité. Eux qui ne représentent la plus part du temps ni des 
partis ni des puissants intérêts, eux qui sont étrangers à ce jargon : ″Rapport de force″ appuyés par 
″pour le compte de″, etc.. Eux enfin qui, le plus souvent ne connaissent ni la gloire, ni les honneurs ni 
la fortune, et qui mènent dans le silence de leur réflexion et le désert de leur cheminement le plus 
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dur des combats peut-être : la lutte contre l’Absurde ?... Un combat inégal et dont ils sortent 
toujours vainqueurs. Un jour ou l'autre on est heureux c'est à dire intelligent. 
A juste titre Mouloud MAMMERI se félicitait récemment du fait que l'Algérie après son 
indépendance, avait su s'épargner une solitude culturel qui lui eut néfaste. Il est bien évident qu’une 
culture nationale  pour vivre pour s’épanouir à besoin d’être confrontée d'avec (…) Elle a besoin de 
s'oxygéner de s'élargir sans cesse et de trouver dans son originalité, dans sa spécificité les propres 
germes de son universalité. Une culture fermée une culture  repliée sur elle-même est (…) à brève ou 
longue échéance à s'atrophier, à engendrer  (…), à enfanter une pensée morbide, une pensée 
prisonnière d'elle-même et de son jargon, une pensée dangereuse, une pensée qui ne rejoint pas la 
bonne action, c’est-à-dire l’action bonne. La culture est une réalité vivante ; bien vivante et vivante 
d’une façon bienfaisante. Telle est sa vocation : se mettre au service de l’ensemble humain, de 
participer à l’élaboration des idéaux qui font la gloire de la condition humaine. Et peut-être son 
excuse si l’on a en mémoire HIROCHIMA  qui vit se lever et fondre le soleil d’apocalypse qui naquit 
dans le cerveau d'homme pourtant. 
La culture est une réalité vivante qui se fait en se faisant. Une étude du Docteur BENMILOUD parue 
dans "REVOLUTION AFRICAINE" la lavait de son pêché régional et la situait au cœur du «  MOI 
NATIONAL » elle est ce qu’on regarde(…) yeux une élaboration à l’acte un phénomène et non un 
épiphénomène. 
Je n’aime pas les définitions, je refuse les définitions, je dénonce les définitions en matière de 
culture. Les définitions sont généralement le fait de théoriciens à la recherche d'arguments pour 
établir leur théorie. La culture est pour eux un prétexte, elle ne les concerne pas. Ils l’utilisent. Ils en 
vivent. Nous sommes nombreux sur la terre à pouvoir en mourir. 
Tout au plus une culture se caractérise ! 
Ses caractéristiques ne sont que des commodités de localisation dans le temps et dans l’espace, une 
simple tentative de recherche de coordonnées, à l’usage surtout des touches à tout qui se prend pour 
activités des paresseux qui s’honorent d'être instruits, de ces faux érudits dont l'éclectisme dissimule 
mal le vernis de leurs connaissances. La culture est l’ultime confidence d’un peuple. Son premier et 
son dernier soupir. Elle est l’intimité d’un peuple. De simples particularités d’ensemble et le reflet 
toujours direct d’une âme nationale d'une spécificité géographique et d'une originalité historique. 
Soit ! J’ai toujours BERGSON en mémoire quand il s’agit de nuancer, BERGSON le prince du scrupule 
BERGSON qui(…) tenter de dégager la merveilleuse complexité des démarches de l’homme. 
Une unité multiple est une multiplicité. Une(…) est vrai que le dénominateur de la culture est 
l’homme, que cet homme soit blanc ou noir, chinois ou arabe, soviétique ou spiritualiste. 
Ce dénominateur commun est l’homme et le mot culture est le seul (…) celui de dieu qui ne souffre 
pas de pluriel. 
Cœur ouvert esprit ouvert, l’Algérie ne craint ni le dialogue, ni la confrontation. 
Au tribu sans entrailles du colonialisme, elle a décliné et revendiqué son identité. Car elle se faisait 
accusatrice riche d’un (…) fabuleux, son passé, forte d'arguments péremptoires : l’inépuisable culture 
créatrice de son peuple. 
Par la bouche et par la plume d’un algérien du plus grand peut-être, les mots s'ordonnèrent dans la 
noble logique de leurs impératifs historiques. Il est des mots qui font de la musique, il est des mots 
qui s'enlisent dans la phrase creuse d'une rhétorique sans fond, sans fin et sans fondements. Je sais 
aussi des mots qui éclatent comme des balles et des lumières. Des mots qui rassurent. 
Cette parole du Cheikh Abdelhamid Ben Badis par exemple : 
"L'Arabe est ma langue, l'Islam est ma religion, l'Algérie est ma patrie". Le plus grand d’entre nous ne 
s’enfermait pas dans une définition il s’érigeait lui-même en programme. 
Au petit matin de novembre 7611il n’y eut pas seulement le fusil. Il y eut d’abord le verbe. 
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La culture revenait chez elle en Algérie. 
 

Grandeur et misère de la littérature algérienne (04/02/1966) 
Afin que la géographie échappe à sa routine et voire à son abstraction, il est bon de l’illustrer, de la 
matérialiser en quelques sortes autrement que par des villes, des montagnes et des fleuves. J’aime 
ces itinéraires qui s’humanisent et qui nous proposent comme guides et cicérones, ceux-là dont le 
métier est d’écouter aux creux des âmes, dans la paix d’un clair de lune ou le tremblement des 
univers en danse. 
Guelma c’est KATEB Yacine et cela lui ressemble : le drame, la colère, la passion, le lyrisme des Hauts 
Plateaux préface des Aurès. 
Tlemcen patiente et sage, terriblement attentive, terriblement réservée et dont la prudence réfléchie 
est une autre forme d’audace, c’est Mohammed DIB qui a mieux senti que Jean Amrouche les 
aurores déchirés le voile de veuve qui entoure les complaintes de la SOUMMAM, les confidences de 
la vallée ? Mouloud MAAMERI revient souvent sur sa colline et prend sous la dictée des Beni Yenni 
des notes qui éternisent un long moment d’histoire. 
Anna GRECKI qui vient tragiquement de nous quitter, nous a crié son amour pour la terre charnelle 
"Algérie capitale Alger». 
Blida n'est pas en reste et désavoue le clair-chantant qui serait tenté de penser que nul n'est poète 
en son pays au-delà de toute amertume et pour mieux l’honorer. 
Je pense à Elisa RHAIS du temps de l'Algérie de Papa, du temps lointain des cerises et des mandarines 
avant que les fruits eux-mêmes ne se révoltent et deviennent à lancer et non pas à cueillir et 
deviennent grenades. 
 
Je pense à Henri KREA qui demanda à sa montagne de lui prêter son nom pour mieux signer le sien. 
Je pense surtout, je pense d'abord, au plus grand d'entre nous, peut-être au poète délicat et 
dangereux, à l’historien scrupuleux au citoyen d’exemple : j’ai nommé Mostefa LACHERAF. 
Problèmes de la littérature algérienne d'expression française… Ce titre comme tous les titres 
d'ailleurs n'est qu'une indication, une simple commodité de langage et d'écriture comme tous les 
titres, il est arbitraire, incomplet et peut-être même vaguement équivoque. 
Si la formule n'était usée prétentieuse et emphatique, j'aurais volontiers intitulé ma causerie : 
grandeur et misère de la littérature algérienne d’expression française. 
Pourquoi grandeur et misère ? Je m'en expliquerai plus tard, dans la dernière partie de notre 
entretien. 
Pourquoi cette précision « littérature Algérienne d’expression française » la réponse est simple : tout 
bonnement parce qu'il existe une littérature algérienne d'expression arabe d'écriture arabe. 
Expression arabe d’écriture arabe, non je ne joue pas sur les mots, la précaution s’impose car la 
nuance est de taille. Nous y reviendrons largement, car là est- je pense- le cœur du sujet. 
J'éviterai si vous le permettez une analyse systématique et critique de nos auteurs et de leurs œuvres 
pour m'en tenir à un panorama d'ensemble et d'en dégager les remarques générales. 
Bien avant 1954 le même phénomène se dessinera. En Tunisie et au Maroc, apparaissent les noms de 
Mouloud Mammeri, de Mohamed Dib, Jean Amrouche Ferraoun, Mostefa Lacheraf. 
Je ne pense pas qu'on puisse parler là d’une école ou même d’un embryon, ou même de précurseurs. 
Mais ce que nous pouvons immédiatement souligner de remarquable, c'est l'étroit rapport qui existe 
peu chez nous entre le phénomène politique et le phénomène littéraire, entre la réalité sociale et le 
contenu ou le message de ces œuvres. 
Parallèlement à ce groupe d’écrivains  autochtones je ne trouve pas d’autre mots celui-là dit bien ce 
qu’il veut dire. Parallèlement au Mammeri, au Ferraoun, au Mohamed Dib, des écrivains vivant en 
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Algérie constituent ce qu'on put appeler l'école méditerranéenne dans laquelle s'affirment les noms 
de Gabriel Audisio, Pélégri, Jules Roys, Roblès, René, Jean Clos et le plus prestigieux d'entre eux: 
Camus. 
Avec ces écrivains nous abordons un sujet délicat très délicat, un sujet douloureux même. L'an passé 
(…) une époque si ma mémoire est fidèle, éclatait une nouvelle génération pour certains d'entre eux 
à propos de la publication, sous la direction d'Albert Memmi d'une Anthologie des écrivains 
maghrébins d'expression française. 
Une Anthologie dans laquelle les écrivains algériens occupent la plus grande place. Il ne s'agit pas (…) 
Chauvine mais d'une question d'arithmétique. Il se trouve que les écrivains algériens (…) les plus 
valables(…) mais du moins  les plus nombreux. Donc à l'occasion de la publication de cette Anthologie 
plusieurs écrivains dirent, par la voie de presse, leur indignation de ne pas y figurer. Pélégri, l'auteur 
des oliviers de la Justice fut très violent, Gabriel Audisio fut touché (…) de lui-même et Jules Roy me 
dit son amertume et son (…) fait que ces auteurs, dont le talent et la bonne foi ne sont pas en cause 
(…) leur appartenance à l'Algérie nous amène à définir, à nommer et définir les critères de 
l'algérianité. 
Il est évident que dans un pays de (…) comme le nôtre - mais quel pays ne l'est pas-L'Algérianité ne 
pas avoir de base ethnique et des noms me viennent à l’esprit aussitôt : Frantz Fanon, Henri Kréa, 
Jean Sénac et notre mère Anna Greki que la mort vient nous enlever. Pas plus qu'elle ne peut (…) 
pour unique critère la religion. Un des plus grands écrivains Jean Amrouche de père et de mère 
autochtones, n'était-il pas de confession chrétienne ? 
 
Grandeur et misère de la littérature algérienne     (05/02/1966) 
(Problème de culture algérienne)  
Et qui lui discuterait sa qualité d’algérien ? Mais alors ou sont les critères de l’Algérianité ? On 
pourrait penser à la langue ; mais la plupart d’entre nous écrivons le français et un Kateb Yacine qui 
écrit le français est tout autant Algérien qu’un Mohamed El-aïd par exemple qui s’exprime en arabe. 
Nous sommes donc obligés de revenir, avec tout ce que cela comporte d’étroit d’arbitraire et parfois 
d’artificiel, au critères politique. 
Je pense quant à moi que les écrivains comme Audisio, Roblès, Jules Roy, Pélégri se seraient épargnés 
ce déchirement, cette ambiguïté et en fin de compte cette solitude en porte à faux en rejoignant 
comme les enfants d'une même patrie l'Algérie en lutte. 
Je sais que la chose n'était pas facile et nous n'avons pas à les juger. Les drames cornéliens sont plus 
faciles à trancher dans une lecture expliquée que dans la vie. Un jour à Paris, Pélégri pour qui j'ai 
beaucoup d’affection et d'estime, me dit : "La nationalité ce n'est pas une question de passeport". 
Dans la belle république des lettres peut être ou la seule citoyenneté est celle du talent, la seule 
souvent celle du beau, mais pas dans un monde structuré où I ‘appartenance à une communauté est 
d'abord un choix qui se concrétise en option formelle. D'autre part, hélas, lorsqu'un agent, de police 
demande ses papiers à un poète, il ne saurait se satisfaire de ses manuscrits. 
Pour clore cette parenthèse, nous pouvons dire que l’Algérianité procéde essentiellement d'un 
concernement qu'elle se prouve et se vérifie dans les faits, qu'elle consista à dénoncer et combattre 
le colonialisme qu'elle consiste aujourd'hui dans l'édification heureuse de la patrie algérienne. 
Autrement dit et sans rejeter personne : n’est pas Algérien qui veut, je le répète, gardons -nous de 
juger ceux que I ‘Histoire a surpris, et délogés de leurs habitudes ceux qui, eux aussi, se faisaient une 
certaine idée de L'Algérie, une Algérie de Littoral plus touristique et exotique qu'humaine. 
La velléité est parfois respectable et témoigne plus d'un scrupule que d'une lâcheté. 
Néanmoins, il se déclare tout net : Je n'éprouve aucune indulgence à l'égard de Camus. 
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II savait bien que notre guerre était une guerre juste et que la lutte contre le colonialisme devenait 
une contribution active à la morale universelle. En préférant sa mère à la Justice- mais qui n'aime pas 
sa mère- en alignant sur le même plan d’égalité les parachutistes et nos fidayine, en ne jetant pas 
dans la bataille le poids de son renom et du prix Nobel, il n’a pas cessé d’être un écrivain. Il a cessé à 
mon sens d’avoir le droit de se réclamer de l’Algérie... 
Mais revenons aux écrivains algériens. 
A l'Etat Civil de I ‘Histoire et pour les situer, deux dates, deux grandes dates jalonnent les œuvres et 
les biographies des écrivains de ma génération. Deux grandes dates qui exacerbèrent chez notre 
sentiment national, notre colère d'être colonisés. 
Deux grandes dates qui en fait nous déterminèrent et ramenèrent le problème à la simplicité de sa 
solution, une solution extrême la seule possible : La lutte armée. 
1945, 8 Mai 1945 ne fut qu'une préface, le 1er Novembre 7611, un prélude. Il n’est pas à ma 
connaissance, quel que fut son degré d’engagement, son courage, son talent ou sa notoriété 
d'écrivain algérien, qui resta indifférent devant cette somptueuse démesure, ce chant final et ce 
chant premier, un de ces miracles qui se reproduisent de loin en loin dans l'Histoire des peuples.                                                             
Le Premier Novembre restera dans l'histoire algérienne comme un sursaut. Le refus de disparaître 
d'une nation, son impérieuse volonté de demeurer dans sa chair et dans son âme. La guerre de 
libération fut une période faste, féconde pour la littérature algérienne. Dans des conditions difficiles, 
dangereuses, parfois dans l'incompréhension, dispersés au hasard de l'exil, des prisons et du combat, 
les écrivains algériens publient, ne cessent de publier, romans, poèmes, essais, articles, pièces de 
théâtre, numéros spéciaux de revues étrangères qui nous offrent leur hospitalité courageuse et 
compréhensive. Nos œuvres sont traduites en plusieurs langues, adaptée pour scène et micro. Les 
noms de Mostefa Lacheraf, de Kateb Yacine, de Mohamed Dib, de Bourboune, d’Assia Djebbar, de 
Senac, de Kréa, de Jean Amrouche, Nitafi et de tant d’autres, que je m’excuse de ne pouvoir citer, 
s’affirment. La critique étrangère salue, on s’inquiète, on s’étonne.   
La littérature algérienne apporta aussi sa modeste contribution à la lutte qui se déroulait. 
C'est une des vertus des guerres justes que de réunir dans un front sacré toutes les bonnes volontés, 
et tous les talents par-delà les différences de tempérament et pardessus les idéologies particulières. 
Toutes les résistances Nationales ont connu cet unisson pathétique qui ne résiste pas toujours à 
l'évènement de la paix et de l'indépendance. Démobilisés, les esprits à leur tour se dispersent et 
s'orientent dans la complexité des options de chacun "La politique" cède alors le pas à "la Politique". 
De toujours et de partout la Nation, réunit bien plus que l'Etat et cela se comprend. L'une fait appel 
au cœur, l'autre à la raison. 
Rien n'est plus concret que cette somme géographique et sociologique, que cette symbiose, cette 
synthèse dynamique d'un peuple et d'un pays. 
Cela s'appelle Patrie, cela survit aux hommes et aux régimes 
 
 
Grandeur et misère de la littérature algérienne (07/02/1966) 
(Problème de culture algérienne)  
1962 - L'indépendance obtenue, conquise, arrachée et à quel prix mon Dieu ! 
La patrie est libre, l’Etat s'organise et s'installe, il s'ouvre alors pour les écrivains, comme pour tous 
les Algériens une période de haute densité et de haute turbulence. 
La crise inévitable, la réadaptation pour la plupart d'entre nous à la vie sur le sol national, la 
découverte du pays et du pays réel, la prise de conscience de cette énorme mutation que représente 
l'indépendance, la nervosité de ces époques fatalement agitées, ce formidable ensemble humain à la 
recherche de son profit d'équilibre, l'urgence des priorités, bref tout cela accapare nos esprits au 
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détriment peut être de la pure création. Je dis peut-être car c’est là pour un écrivain une expérience 
unique. Il faut faire face avec bonne volonté sinon avec bonne humeur. 
On a beaucoup parlé, on l’a même écrit, en Algérie comme à l'étranger du silence des écrivains 
algériens. 
 
Cette critique est injuste parce que nous n'avons pas cessé de nous manifester, de collaborer à notre 
presse nationale, de participer dans notre solitude à la vie culturelle de l'Algérie, de publier des 
œuvres, d'apporter notre collaboration aux techniques audio-visuelles du pays. 
Un ouvrage d'Anna Greki est actuellement sous presse, que son auteur ne pourra nous dédicacer et 
qui aura déjà à sa parution un goût de message d'outre – tombe. Mouloud Mammeri vient de publier 
"L'opium et le bâton". Réda Falaki nous a donné "Le milieu et la marge ". Malek Bennabi nous offre le 
début d'une vaste fresque avec "Les mémoires d'un témoin du siècle". Sahli nous apporte "L'histoire 
à décoloniser". Mostefa Lacheraf analyse scientifiquement notre passé avec "L'Algérie Etat et 
Nation". Dib nous a présenté récemment "Qui se souvient de la mer", "Les enfants du nouveau 
monde" d'Assia Djebbar ont vu le jour après I ‘indépendance. M'Hamed MHamsadji, Djamel Amrani 
ne sont pas restés inactifs, Kateb Yacine met une dernière main à son Polygone étoilé... Des éditions 
Nationales annoncent ″Les 1 doigts de la main″ du poète Hocine Bouzaker.  
Kaki n'a pas cessé d'alimenter le Théâtre National Algérien. 
Je sais ce que cette énumération a d’arbitraire et d'incomplet Je n'oublie pas les jeunes ou les moins 
vieux qui apportent çà et là dans notre presse leurs voix à cet ensemble. La mise en place des Editions 
Nationales sera à coup sûr d'une contribution décisive à la vie culturelle en ce pays. Par cette 
énumération de noms et d'œuvres, je le répète incomplète, j'ai simplement voulu montrer qu'il n'y 
avait pas eu silence depuis l'indépendance. 
La lutte contre le colonialisme fut une source intarissable d'inspiration. 
Maintenant que nous pouvons parler du colonialisme à l'imparfait, les sujets de roman, les raisons de 
poèmes demeurent autant innombrables. Un écrivain valable n'a pas son destin lié à un fait 
historique dont la disparition entraînerait sa propre caducité. Le fait même de vivre est matière à 
roman, est matière à poème. 
Je vous ai brossé jusqu'à présent un panorama -Oh combien superficiel et incomplet- de la littérature 
algérienne d'expression française. 
Je voudrais maintenant vous entretenir de ce que je considère comme sa caractéristique essentielle 
ou tout au moins ce qui, à mes yeux, la caractérise le mieux. 
S'il y a quelque lâcheté parfois à préciser : "Ceci n'engage que moi", il y a toujours quelque indécence 
à s’improviser soi-même porte-parole et par là à remplir un mandat qui ne nous est pas confié. Dès 
lors cette chose bien admise, le pronom trop personnel "Je" s'épure de tout narcissisme déplaisant et 
toute représentativité usurpée. 
Je tenais à cette précision car beaucoup de mes confrères et de mes amis ne partagent pas mes 
opinions et ma position dans ce que j'appelle le drame du langage, drame que j'ai résumé et tenter 
d'analyser dans mon essai "les zéros tournent en rond «et "Le malheur en danger" par ces trois 
formules: 
L’Histoire a voulu que j’ai un défaut de langue est la langue française est mon exil. 
J’écris le français, je n’écris pas en Français. 
Je veux, je tiens à répéter, à préciser, comme je l’ai toujours précisé, en Algérie, en France et dans 
d’autres pays étrangers, dans mes livres, dans mes conférences et dans mes articles qu’il n’est pas 
dans mon esprit et dans mes intentions question de condamner la langue française. 
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Il n'est pas dans mon esprit ni dans mes intentions question, de près ou de loin, directement ou 
indirectement, objectivement, ou subjectivement, de faire le procès de la langue française ni même 
de remettre en question son existence. 
La langue française est le seul moyen que je possède de communiquer avec mes semblables, avec 
mes lecteurs, avec mes compatriotes même. Ma seule communication directe sans intermédiaire, car 
je ne parle pas ici de mes œuvres traduites en russe, en allemand, en chinois, en italien ou en arabe. 
La langue française m’a donné mes premières émotions littéraires, a permis la réalisation de ma 
vocation professionnelle. 
Il m’est un devoir agréable de la saluer. A sa manière elle est devenue un instrument redoutable de 
libération. C’est en français que j’ai prononcé pour la première fois le mot : Indépendance.  
 
 
Grandeur et misère de la littérature algérienne (08/02/1966) 
(Problème de culture algérienne)  
L’histoire a voulu que j’aie un défaut de langue. Le colonialisme ne se traduit pas seulement par la 
disparition politique d’un Etat. L’exploitation économique ne lui suffit pas. A l’agression physique 
correspondra en Algérie une agression morale, intellectuelle, religieuse, atteinte dans ses 
infrastructures, occupée géographiquement. L’Algérie fut occupée, si j’ose m’expriment ainsi, dans 
son âme, la langue arabe en fut la première cible et la première victime... Le colonialisme voyait très 
loin et employait des méthodes d’une efficacité redoutable. Proscrite en Algérie, la langue arabe se 
réfugia dans quelques universités de Tunisie, du Maroc et surtout du Moyen-Orient. Elle trouva asile 
en Algérie même chez les gardiens de l’islam auxquels il convient de rendre hommage, sinon à leur  
pédagogie, du moins à la vigilance jalouse qu’ils apportèrent à sauver ce qui pouvait être sauvé. 
Le colonialisme n’est pas seulement une pathologie de l’Histoire. Il demeure avant tout une tentative 
préméditée, concertée, systématique d’aliénation et de mutilation. Il nous imposa sa loi et sa langue. 
Ne pouvant détruire physiquement le Peuple Algérien, il le mina de son essence, dans son moi 
profond et fondamental. 
Il en fit ou tenta d’en faire un orphelin d’Histoire. Chacun sait bien que de l’ignorance à l’amnésie il 
n’y a qu’un pas. 
La langue française est mon exil : une langue n’est pas une simple convention, une simple 
commodité, un simple moyen de communication. Elle exprime l’âme d’un peuple et d’un individu. 
C’est en ce sens qu’un écrivain est le produit de l’histoire. C’est en ce sens qu’un écrivain 
authentiquement national est infiniment représentatif de son pays, Charles Péguy ne pouvait être 
que Français, Goethe ne pouvait être qu’Allemand, Gorki que Russe, Cervantès qu’Espagnol. 
Ce qui ne serait qu’un inconvénient somme toute secondaire pour un homme de science, ce qui 
n’aurait aucune importance pour un peintre, un sculpteur ou un musicien devient une question de 
vie ou de mort nationale sinon professionnelle pour un écrivain. Les matériaux de L’écrivain sont 
d’une facture spéciale qui n’atteignent à l’universalité que par le truchement de la traduction. En 
matière littéraire comme en matière économique l’intermédiaire pose un problème. Il n’est pas 
besoin de connaître L’espagnol pour apprécier dans la totalité de son message un tableau de Goya. 
Mais il serait bon de connaître l’Espagnole pour apprécier toutes les nuances d’une œuvre de 
Cervantès. De même il n’est pas besoin de connaître le français pour goûter un Renoir. 
Mais peut-on goûter véritablement Verlaine ou Aragon sans connaître la langue de François Villon ? 
Bref, on pourrait multiplier les exemples à l’infini, point n’est pas besoin de parler le polonais pour  
écouter une Polonaise de Chopin. 
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C’est qu’en vérité on ne parle pas une langue, on la ressent, on la pense, on la vit. Elle détermine et 
élabore des formes de sensibilité spécifique. Le mot automne n’a pas la même musicalité, le même 
contenu en Français, en Arabe ou on Chinois. 
L’écrivain qui est un travailleur des mots, comme il y a des travailleurs du bois, de la pierre, ne peut 
prendre avec ses outils la même distance que l’ébéniste d’avec le bois, que le tailleur d’avec la pierre, 
que l’orfèvre d’avec son métal. Il vit dans une langue, il y habite et elle l’habite, il est domicilié. 
Il est domicilié mais tout est là qu’on peut être domicilié à l’étranger. 
L’écrivain algérien d’expression française est donc une victime directe de l’agression coloniale. On l’a 
expulsé de sa langue comme on avait exproprié les Fellahs de leurs terres. 
Mais le drame est là que si les paysans ont trouvés leurs terres à l’indépendance, les écrivains 
algériens da ma génération sont trop âgés pour tenter une reconversion. Je le dis sans amertume : je 
crois que nous sommes condamnés à la langue française à perpétuité. 
J’écris le français, je n’écris pas en français : nos amis français s’inquiètent dès que nous abordons le 
problème de la langue française, de son devenir ici et dans le monde. Ils ont raison, elle est si belle. 
J’ai pu personnellement  constater cette inquiétude particulièrement chez les journalistes, les 
universitaires, les écrivains lors des conférences que j’ai données il y a quelques mois à Paris,  à 
Strasbourg et à Nancy. Je suis sûr que cette inquiétude leur fera mieux comprendre l’attachement à 
la nostalgie que nous avons pour notre langue maternelle perdue et que les générations qui lèvent 
ont le devoir de retrouver. 
Les écrivains algériens d’expression française qu’ils s’appellent Dib, Yacine Kateb, Feraoun ou 
Lacheraf - Ce dernier était une exception car possédant une double culture- n’en demeurent pas 
moins représentatifs de l’Algérie. Peut-être pas dans sa totalité et sa permanence mais d’une certaine 
époque de l’Algérie. Qu’on le veuille ou non le colonialisme fait partie de notre histoire. 
Aux historiens de l’avenir nous serons l’illustration de ce qu’il en coûte à un pays d’avoir subi pendant 
plus d’un siècle une occupation étrangère. 
Mais un mal n’est jamais tout à fait négatif et secrète parfois sa propre thérapeutique, puisque nous 
avons dans nos œuvres utilisé la langue française comme un moyen de faire connaître l’Algérie au 
monde, et aujourd’hui comme une arme de décolonisation. En réalité dans ce pays la solitude de 
l’écrivain algérien d’expression française, ne provient pas seulement du fait qu’il ne s’exprime pas 
dans la langue qui y est parlée. Je dis bien et non pas écrite. 
Les ravages de l’analphabétisme dont on connaît les causes et dont on connaît les remèdes-mais il ne 
suffit pas hélas d’en connaître les remèdes, encore faut-il les posséder- les ravages de 
l’analphabétisme n’épargnent ni les arabophones ni les francophones. Et lorsque nous nous 
plaignons, ou tout au moins que nous regrettons de ne pas avoir de lecteurs en Algérie, les écrivains 
algériens d’écriture arabe en sont à peu près au même point. 
Donc, s’il est bon de se tourner vers le passé pour retrouver son âme, pour être soi-même, il est juste 
de ne pas s’éterniser dans les regrets stériles. L’indépendance n’a pas mis fin à nos problèmes, elle 
nous permet en toute souveraineté de les étudier et d’en adopter les solutions. Dans le domaine 
culturel comme ailleurs les miracles n’existent pas. 
De par sa vocation, l’Algérie, riche d’une personnalité infiniment complexe est Arabe et Musulmane. 
Indépendance elle l’est déjà. Notre drapeau flotte libre sur Alger et sur le Palais des nations unis à 
New York. 
L’Algérie s’organise dans sa pauvreté, ses difficultés et ses espérances. La guerre de libération l’a 
laissé épuisée dans un monde qui ne tolère pas les faibles. 
La lutte contre le sous-développement économique doit nécessairement s’accompagner d’une lutte 
contre le sous-développement culturel. 
La libération nationale passe aussi, passe d’abord par l’école. 



173 
 

L’Algérie aura véritablement recouvrée sa personnalité et son indépendance quand chaque 
Algérienne, chaque Algérien pourra lire sa langue, écrire sa langue. Alors seulement on sera mis un 
point final au processus de décolonisation. Quant à nous, je pense que nous sommes nés avec le 
colonialisme et que nous disparaîtrons avec lui. 
Une scolarisation systématique, un enseignement pédagogiquement valable de la langue arabe fera 
que l’Algérie de demain, de bientôt, possèdera ses écrivains et les écrivains leurs lecteurs. 
J’irai même plus loin, je pense que notre disparition hâtera ce moment, tant il est vrai qu’il est plus 
facile de résister à Massu qu’à Molière. La littérature   ressemble étrangement à un voyage. On fait le 
tour d’un cœur, le tour d’une âme, comme on fait un tour dans son jardin, comme on fait le tour du 
monde. 
Au siècle des Boeings et des caravelles, le stylo est encore le moyen le plus sujet, le plus rapide pour 
aller d’un homme à un autre. 
                                                                                  

Le seul respect que je dois à Camus… (18 février 1967)  

Le docteur Ahmed Taleb vient de donner une conférence sur Albert Camus, dont notre journal a 
rendu compte par ailleurs. 

     Cette conférence est la bienvenue, sans passion, avec une calme lucidité, l’orateur a brossé un 
portait du styliste et développé une analyse de son œuvre –dans l’optique qui nous concerne- qui 
sont une mise au point loyale et profond, la précision d’une vérité historique. Une légende injuste 
tendant à s’instaurer, une fausse réputation à s’établir. Ce n’est point faire œuvre de polémique que 
de constater une  usurpation de titre. La conférence du Docteur Taleb est une contribution 
d’importance à l’étude d’un écrivain qui se montra plus brillant dans les drames qu’il écrivait que 
dans ceux que nous avons vécus. 

     Une littérature de littorale ou de sable chaud pour des esthètes de carte-postale, un pays de 
rencontre pour un décor de ciel tout bleu, et cette brise qui sent le thé à la menthe goûtez-y, vous 
m’en donnerez des nouvelles! –des couchers de soleil à en assombrir l’orthographe des compositions 
de dictée à l’école primaire, un cheval arabe et un cavalier de commune mixte, cette Algérie de 
philatéliste, ne se reconnait pas dans cette imagerie de tourisme colonial- . 

     Ce pays vivant, mouvant et émouvant, ce pays dressé dans sa colère, son refus, son défi, a trouvé 
pour l’exprimer d’autres voix et pour dire son chant profond des accents qui ne trompent pas, des 
accents venus du lointain de l’instinct, du fin fond des entrailles filiales. Cette mobilisation générale 
et spontanée, ce concernement direct et unanime ont établi sans équivoque les critères de 
l’algérianité. Le fait d’être né à Mondovi et de s’être penché çà et là sur la misère du fellah ne prouve 
pas son appartenance à une nation. Le déchirement passif d’un Camus  l’a conduit à l’abstention. 
Encore que! 

     Le déchirement actif d’un maréchal et d’un général d'aviation ont amené juin et jouhaud à nier la 
notion algérienne et à prôner l'Algérie française. Juin et jouhaud étaient aussi des pieds -noirs, mais 
avaient, eux le mérite de se déclarer franchement nos adversaires. 

   En vérité on ne peut parler du silence de camus. Son ambiguïté, ou plutôt son équivoque, dissimule 
mal sa mauvaise conscience et l'inconfort de son argumentation. « L’homme révolte » est une des 
premières victimes de la guerre d'Algérie. L’occasion lui était offerte de mourir au chant d'honneur et 
de sortir de « l'absurde »  pas même une balle perdue. Pas même un chant perdu. Pas même l'excuse  
de partager une cause injuste. Camus n'est pas un traitre à l'Algérie puisqu'il n'était pas algérien. Il 
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n'était pas un déserteur puisqu'il n'a jamais rejoint les rangs de ceux qui ont fait l'indépendance. Il 
n’était pas un objecteur de conscience puisqu'il avait en réalité préféré  sa mère à la justice. Nous 
n'avons aucun droit de le condamner  puisqu'il n'était pas à nous, avec nous, de chez nous mais nous 
avons le devoir de remettre les choses à leur place et camus a la sienne, de démystifier une légende 
qui tendrait à présenter cette écrivain comme un artisan de l'anticolonialisme, comme un serviteur 
de l'Algérie. Camus n'a trahi que l'espoir que sa génération mettait en lui. il n'est pas le seul dans ce 
cas.  

la lumière qui a point a Bandoeng et qui est devenue incendie en Algérie, a vu s'étendre et se voiler 
pas mal d'étoiles au ciel d'occident comme il l'avouait et  lé reconnaissait lui-même, camus n'a fait 
que rejoindre sa communauté. Je pense quant à moi que son accident d'auto lui a épargne un 
jugement plus sévère de l'histoire.  

     j'entends déjà la réponse - et elle est de taille, et elle est respectable - : ce n'était pas simple. Il 
n'est pas simple en effet de choisir et nous qui n'avions pas à choisir, nous qui n'avions pas à 
trancher, nous saluons d'autant plus la démarche de ceux-là qui n'hésitèrent pas à nous rejoindre à 
faire corps et âme avec nous malgré tout ce qui m'en distingue et que l'histoire explique, rien ne me 
sépare  d'un chollet ou un scotto mes compatriotes. Ce qu'un jeune médecin et un simple curé de 
paroisse ont osé faire, ont su faire, un prix Nobel  n'a osé le faire, n'a su le faire.  

     Bien sûr,  cela n'était pas si simple et ce mot merveilleux de vercors dans « le silence de la 
mer » s'éclaire d'une tragique et belle lumière : « heureux celui qui peut avec une aussi simple 
certitude trouver la voix de son devoir »  

    Qu’on ne s'y méprenne pas nous ne jetons pas la pierre a camus. Nous refusons seulement de la lui 
apporter pour construire son monument. Nous n’avons pour lui aucune reconnaissance, que nous 
prenions ce mot dans le sens d’une gratitude ou d’une attestation d’Algérianité. 

      Le drame avec Camus est qu’il pose moins un problème moral ou philosophique qu’un problème 
public. L’asse encore qu’il n’ait pu s’élever au-dessus de sa condition de pied noir, de son optique de 
pied noir, de ses réflexes de pied noir, pour découvrir et admettre l’Algérie dans sa réalité –(dans son 
roman «la peste» qui se passe à Oran il pousse son racisme conscient ou inconscient jusqu’à ne pas 
même y faire figure un pestiféré de cru –pas même un tout petit pestiféré arabe, rien qu’un seul, 
pour le principe! -alors que même préfabriquées les élections d’alors permettaient la représentation 
symbolique de «l’indigène de service»-); passe encore que pour lui l’Algérie n’étant qu’un décor et les 
algériens de simples figurants, camus se démasque et ne mâche plus ses mots ordinairement plus 
habiles et prudents :«il faut considérer l’indépendance nationale Algérienne, en partie, comme une 
de ces manifestations de ce nouvel impérialisme arabe dont l’Egypte, présumant de sa force prétend 
prendre la tête et que, pour le moment la Russie utilise à des fins anti occidentales». En juillet 1955 
on retrouve sous sa plume le même jargon auquel nous avait habitué les Soustelle et Lacoste de 
l’époque, un jargon perfide et méprisant : «….les murs se sont refermés autour d’une masse sans 
représentant, ni Bey, ni Sultan qui puissent parler pour elle et la personnifier». –en niant le FLN , sa 
représentativité et son rôle moteur et dirigeant, Camus, l’écrivain engagé, Camus l’auteur de 
«l’Homme révolté», Camus le journaliste de gauche et d’extrême-gauche, Camus prend parti, contre 
nous, contre le peuple algérien qui s’immortalisant dans ces trois initiales qui devaient faire le tour  
du monde : FLN. 

      N’est pas Algérien qui veut! Cette nationalité-là, acquise à l’Etat civil de l’Histoire qui accouche 
aux fers est plus qu’une nationalité, elle est un titre. 
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     L’Algérie a trop de souvenirs sacrés pour encombrer sa mémoire de rancœur ou de rancune. Elle 
sait bien, elle sait très bien reconnaître ses enfants et ses amis. 

     Le seul respect que je dois à Camus est celui que je dois aux morts. 

 

 Les générations se continuent vingt ans et plus (25 février 1967) 

Aragon qu’on s’évertue à tort à me donner pour maître, mais que je tiens pour un des plus grands 
poètes du monde, m’écrivait il y a quelques vingt ans de cela ces mots qui m’irritèrent et que je ne 
pouvais comprendre : « il y a un sens péjoratif du mot jeunesse » 

C’était le temps de tous les génies, de toutes les audaces et le fait d’aller à la ligue me laissait croire 
que je faisais des vers. La magie des paradoxes et l’opium de l’absolu nous entrainaient dans une 
générosité débraillée et merveilleuse. Nous découvrions Maïakovski et nous fredonnions « min 
Djibalina ».  Le drapeau que nous souhaitions semblait une chimère d’au-delà. Les rues d’Alger 
sentaient la joie des autres. Yacine avait déjà connu la prison. Ben Badis en sortait pour aller à la 
tombe au calendrier du malheur le mois de Mai ne disait pas des fleurs. Notre jeunesse croupissait 
dans l’ornière coloniale. Lorsque je songe à nos vingt ans j’éprouve un vertige d’angoisse qui ne 
cessera qu’avec ma mort. 

Il n’est pas dans mon propos de brosser un tableau comparatif des vingt ans d’aujourd’hui et des 
vingt ans d’hier- encore qu’il serait très intéressant de le faire- ni de méditer sur je ne sais qu’el faux 
conflit de génération, quelle polémique des âges stérile et fastidieuse. La culture est une permanence 
et déjà se mesure en éternité. Il n y’a pas d’un côté les « yé- yé » et de l’autre les « croulants » d’un 
côté les anciens et de l’autre les nouveaux. En cette matière, prodigieusement vivante entre toutes, 
le mot relève n’a pas de sens (en relève un défi, en enlève la poussière). Il y a chez les créateurs ce 
qui ont du talent et ceux qui n’en ont pas. Un état civil ne fait rien à l’affaire, hormis la spécificité des 
expériences vécu. 

Je vois un fleuve qui coule et qui s’écoule, qui ne s’arrête jamais et confond dans son sein l’apport de 
chacun. A quoi bon cloisonner, compartimenter, hiérarchiser. La chronologie n’est qu’une 
perpétuelle marche en avant. On ne situe pas des écrivains, des musiciens, des peintres comme on 
établit le pedigree des chevaux de courses ou leur classement dans une compétition. Il ne s’agit pas 
de se faire un nom mais de faire une œuvre. L’impatience est mauvaise conseillère. 

Ahmed Azeggagh réclamait « je serais tenté d’écrire : exigeait- pour les jeunes le droit à la parole. Ici 
même, il plaida avec fougue la cause des artistes inconnus, moins connus. Il employa l’expression de 
« parents pauvres » - Ce n’est pas à lui qui j’aurais besoin de rappeler que nous sommes tous des 
parents pauvres, que les difficultés que nous connaissons sont les siennes, sont celles des créations 
de son âge, qu’elles ne se mesurent pas sur les plateaux d’une balance que notre motivation 
première, la lutte de libération s’appelle aujourd’hui l’édification du pays et qu’il ne saurait dans 
notre esprit et dans les faits détenir un monopole ou un privilège. Ce n’est pas à lui que j’aurais 
besoin de répondre que nous avons à faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes drames dont le 
premier et le plus tragique ne devait pas cesser de nous hanter et de nous donner une leçon 
d’humilité : l’analphabétisme. Tant qu’il y’aura des gens qui ne savent pas lire dans ce pays, nous 
serons, nous écrivains, dans la situation de peintres qui exposaient pour des aveugles. Ce n’est pas à 
Azeggagh que j’aurais besoin de rappeler que la légende du poète maudit fût inventée par une 
société décadente, par des exégètes poussiéreux qui n’aiment pas qu’on les dérange dans leurs 
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habitudes de penser, par des littératures fatigués qui font leurs siestes intellectuelle au ronron 
douçâtre des vérités acquises. Il suffit qu’un poète ait un ulcère d’estomac ou un chagrin d’amour 
pour qu’aussitôt on le classe parmi les poètes maudits alors que ce sont là des péripéties qui arrivent 
tous les jours au commun des mortels. Je ne crois pas aux poètes maudit, je ne crois pas aux chefs-
d’œuvre qui dorment dans les tiroirs.  

Et l’on s’en va au fil de la plume et de sa générosité, citer les noms de Kateb Yacine, Mohamed Dib, 
Mouloud Maâmeri, Mouloud feraoun, Mostefa Lachraf qui monopoliseraient et concentreraient en 
eux toute la vie littéraire du pays. On les oppose inconsciemment involontairement en toute bonne 
fois à d’autres romanciers et poètes moins connu et plus jeunes. C’est là une grande injustice et une 
grande désinvolture. Le fait d’être jeune ne donne pas que des droits et s’il n’y avait pas eu ces Kateb, 
ces Lachraf, ces Dib, ces Ferraoun, ces Maâmmeri gageons qu’il n’y aurait jamais eu les Azeggagh les 
Makhnachi. Ils ont ouvert le chemin et s’ils ont imposé leurs noms c’est que leurs œuvres se sont 
imposées en Algérie, comme à l’étranger. Va-t-on leur rapprocher d’exister? Ils n’existent pas à la 
suite de je ne sais quelle opération publicitaire. 

Ils existent parce qu’ils sont devenus des phénomènes littéraires, des faits culturels et sociaux. On 
peut les juger sur pièces! Qu’on ne l’oublie pas. 

Qu’on n’oublie pas également qu’ils eurent eux aussi vingt ans et vingt ans dans une Algérie occupée, 
bafouée, une Algérie amputée de sa langue et livrée au redoutable impérialisme d’une culture 
improvisée. Qu’on n’oublie pas qu’à l’époque ils n’avaient rien d’autre pour les soutenir que le 
message qui les habitait. 

Faux problèmes et faux combats, l’Algérie véritable et la véritable littérature n’ont que fa ire des 
querelles d’école, des conflits de générations qui dissimulent mal les envies peu honorables. Les blés 
que l’on moissonne n’évoquent pas l’âge du semeur. Les lauriers ne sont ni coupes ni à tresser. Ils 
sont faits pour fleurir le long de nos rivières qui connaissent tant le prix de l’eau. 

Du haut de ses vingt ans, on voit parfois très mal les choses. Il tomberait dans les lieux communs si je 
disais que nous avons tous eu vingt ans. Mais vous les jeunes, vous les jeunes d’aujourd’hui vous avez 
cette chance unique vous avez cette occasion historique d’avoir vingt ans dans une Algérie 
indépendante. Par la magie de la dialectique qui s’est payée si cher. Le rêve de nos vingt ans est 
devenu la réalité des vôtres. Je songe à tous ces livres qui dans vingt ans s’alignerons sur les rayons 
de nos bibliothèques, à tous ces tableaux qui s’accrocherons à nos murs, à toutes ces musiques qui 
seront la respiration de notre peuple. Et je pense, parce que je crois qu’il y a des sens merveilleux du 
mot jeunesse.  

 

De l’écrivain et du lecteur Citoyen et sujet (1er Avril 1967)                    

    Lorsqu’on aura perdu la détestable habitude de vouloir à tout prix comparer un écrivain à 
un autre, un peintre à un autre, un cinéaste à un autre, un musicien à un autre, lorsqu’on se 
sera libéré de l’irritante manie qui consiste à classer les artistes selon un numéro d’ordre, on 
aura à coup sûr fait un grand pas dans la compréhension de la chose culturelle. 

     Si tous les créateurs se ressemblaient la création serait une affaire fastidieuse et les 
œuvres d’art révéleraient plus de la production industrielle, à la chaine, en série, que de la 
conception personnelle et originale qui les caractérise. Les critiques professionnels ou 
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amateurs confondent leur goût d’avec un jugement objectif, leur préférence d’avec ce qu’ils 
croient les critères du Beau. 

Qu’on ne se fasse aucune illusion, en ce domaine la subjectivité l’emporte de beaucoup et 
c’est avoir une humilité réduite que de s’affirmer juge ou expert. J’ai toujours en rue 
admiration vaguement éberluée pour le profane qui d’une phrase désinvolte exécute ou 
encense une œuvre. Il me rappelle un peu ces malades que l’authenticité de leur affection 
n’autorise pas à se substituer au doyen de la faculté et auxquels une maladie incurab le ne 
confère nullement le titre de docteur en médecine. Je ne m’étonne plus de voir des gens 
dont l’assurance tranquille est une preuve de bonne conscience sinon de bonne foi critiquer 
un livre qu’ils n’ont pas lu. Que dirait-on d’un examinateur qui noterait un devoir sans même 
avoir pris connaissance de la copie. 

     Je ne parle pas des modes, des vagues, des vogues, des caprices, des goûts et des 
dégoûts, qui sont des phénomènes qui semblent échapper à toute explication logique. 

    Si j’ai parfaitement le droit de dire- et cela n’engage que moi-même qu’un tel est un grand 
poète, je me refuse celui d’ajouter qu’un tel est plus grand poète qu’un autre. Le prénom 
personnel «je» n’est pas alors une manifestation de narcissisme mais devient au contraire la 
marque d’un scrupule et la précision d’une appréciation toute personnelle. J’aime ou je 
n’aime pas, je comprends ou je ne comprends pas, je sens ou je ne sens pas. Beaucoup 
d’éléments entrent en jeu et je pense qu’en matière artistique, comme ailleurs, finalement 
on aime ce qui se rapproche le plus de nous-mêmes, ce qui nous ressemble le plus. J’aime 
d’autant plus un poète par exemple que je me retrouve en lui et qu’en fin de compte il 
chante à ma place, il parle pour moi. Ceci bien sûr, je le répète, n’est qu’un jugement 
strictement personnel. Et ce qui vaut pour la poésie vaut pour la peinture, la musique, le 
cinéma ou toute autre forme d’activité artistique. 

     Je suis donc de ceux qui pensent qu’il y a impossibilité totale à porter un jugement 
totalement objectif sur une œuvre d’art. On peut dire d’un mur qu’il est solide ou non, 
vertical ou oblique, d’un mets qu’il est salé ou sucré. Lorsqu’une œuvre est valable, où sont 
exactement les critères qui la rendent valable ou fameuse ? On peut   dire d’une phrase 
qu’elle est correcte ou non mais là s’arrête notre base positive d’appréciation. On peut dire 
d’un livre qu’il est bien écrit ou mal écrit et c’est tout, et cela ne prouve pas grand-chose car 
des livres mal écrit, mal construits- selon les normes habituelles de l’écriture et de la 
construction – sont parfois des chefs-d’œuvre. Je pense à Celine par exemple. L’écrivain 
n’étant pas un photographe, son talent, sa sensibilité, son originalité déterminent des 
moyens d’expression qui échappent quelque fois à nos façons de penser et de sentir. Est-ce 
une raison pour le condamner ? Mais surtout que l’on ne se méprenne pas. Je ne prône pas 
l’abstention de jugement. La médiocrité ne «tient pas le coup», se condamne elle-même, se 
reconnait sans hésitation. Je voulais surtout parler de la difficulté qu’il  y a à juger et j’avoue 
ne pas être choqué de ma réaction un peu simpliste, lorsque, répondant à la question : «que 
penses-tu de ceci ou de cela?». Je réponds : « j’aime ou je n’aime pas». 

     Le cas devient pénible, douloureux parfois, lorsque, préjugeant de la compétence que 
nous donneraient notre petite expérience et les quelques livres échappés de notre silence 
on nous soumet des manuscrits. Je sais tout ce qu’un manuscrit. Je sais tout ce qu’un 
manuscrit contient d’espérance et d’impatience surtout lorsque ce qu’il a de meilleur en lui 
est la croyance de son auteur. 
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     Notre pays, lui a au moins cette chance de ne pas connaître cette plaie, cette lèpre que 
sont les «salons littéraires», les «milieux littéraires», les antichambres de la gloire, les 
vestibules papotant de la postérité. Si restreint soit-il, pour des raisons bien connues, notre 
seul milieu littéraire valable est notre public, nos lecteurs. Que dieu fasse que l’Algérie ne 
connaisse jamais les rives droite ou gauche d’une opinion  calfeutrée, précieuse et 
snobinarde, et que l’artiste se contente de son œuvre et de son œuvre seulement pour 
briser le cercle de sa solitude et de rejoindre par là sa communauté qui est sa raison d’être, 
cette communauté qui elle-même rejoint l’humanité toute entière. 

     J’insiste sur le fait que la diversité des fleurs fait la richesse et la beauté d’un bouquet. 
C’est une image banale peut-être mais qui dit bien ce qu’elle veut dire. 

Un artiste se définit par son œuvre et cela suffit amplement à la situer. Pour honorables 
qu’elles soient les écoles ne font que confirmer cette évidence. L’arabe doit tout à la forêt 
qui ne peut exister sans lui. 

     Et l’on en revient ainsi à notre mot d’ordre qui est tout un programme : produire! Il 
importe peu de savoir dans quelle catégorie on nous classe, quel numéro d’ordre on nous 
attribue. Les querelles d’école si fécondes pour le progrès de l’Art – de la discussion jaillit la 
lumière --les dialogues, les confrontations doivent reposer sur une matière suffisamment 
fournie pour les justifier. Il faut discuter sur pièce et non sur des intentions, de simples 
intentions qui feraient que toute table ronde se déroulerait dans le vide. C’est de cette 
masse de créations que se dégageront les idées -force, les grandes lignes, les tendances. Plus 
que jamais, malgré son inévitable solitude, qu’il ne faut pas confondre avec un isolement, 
l’artiste a son destin intimement, étroitement lié à celui de toute une démarche historique. Il 
refuse la «tour d’ivoire», la «plus haute branche» pour se mêler à la vie même de la nation. Il 
appartient par toutes ses fibres à son peuple. Son œuvre est sa contribution à l’édification 
de l’ensemble national. Cet ensemble  national, rien ne l’en  sépare et rien ne l’en distingue 
car ses caractéristiques, si variées soient - elles, sont les caractéristiques de cet ensemble. Il 
en est, qu’il le veuille ou non, le reflet, jusque dans ses contradictions que l’Histoire explique. 
Sujet de son art il est d’abord un citoyen. 

    Sujet du beau royaume où les idées se fondent au creuset magique et merveilleux de la 
création artistique, sujet de ce souverain despotique qui s’appelle l’Art, il est citoyen de la 
République Algérienne Démocratique et Populaire. Il se doit tout autant à l’un et à l’autre. 

 

En marge du Poème et Roman littérature et Journalisme (8Avril 1967)  

On pourrait épiloguer sans fin sur cette conviction de Goethe, à savoir que toute poésie est 
poésie de Circonstance. Après la guerre de 1914-1918, les surréalistes d’un peu tous les pays 
se divisèrent à sujet et en firent leur cheval de bataille, dans un sens ou dans un autre. La 
Circonstance conduit inévitablement à l’engagement. 

     Le mot engagement est de ceux qui réunissent le moins les hommes de lettres, les artistes 
en général. On s’engage pour ou contre une quelque chose, pour ou contre une idée. Mais 
on oublie trop souvent que tout acte intellectuel, tout acte qui requiert un jugement est un 
acte d’engagement. Et ne pas s’engager ne constitue pas un désengagement mais une prise 
de position. L'abstention elle mêmes une option Quant au manque d’idée, c’est la mort de 
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l’âme. La poésie a une cause, une motivation. Elle est le reflet, la conséquence, 
l’interprétation d’un événement, d’un fait personnel ou extérieur, suffisamment notoire, 
remarquable pour être noté, transcrit en langage poétique. Généralement cette 
transcription se fait d’elle-même, s’impose impérieusement à notre Actualité Privée, qu’elle 
traduise un état d’âme ou un état de fait. 

     Si l’on n’entend pas le mot Circonstance dans son sens étroit de réalité contingente, on 
peut convenir avec Goethe que toute poésie est poésie de circonstance, d’une opportunité 
spontanément, presque inconsciemment saisie. La littérature, poème ou prose, qu’elle se 
veuille Réaliste ou non, est un témoignage. Elle rend compte. Elle explique. D’une Certaine 
manière elle raconte. On voit donc que par sa nature profonde le journalisme s’apparente à 
la littérature. 

     Il y a très peu d’écrivains, romanciers ou poètes, qui se consacrent exclusivement à leurs 
romans ou à leurs poèmes. En tout premier lieu, les exigences, les difficultés de la vie 
matérielle ne la leur permettent pas. On a beaucoup discuté là-dessus, je veux dire analyser 
le pour et le contre d’un second métier. 

    A l’instant précis de la création – et cet instant peut durer des mois et des mois – il est 
évident que l’auteur aimerait ne pas être dispersé, sollicité par des activités parallèles, qui le 
rendent moins disponible à son œuvre. Rien n’est plus fragile qu’un manuscrit qui traine. Les 
idées se saisissent au vol, comme on prend un train en marche. Le moindre retard, report ou 
contre temps peuvent être fatals. Les rendez-vous manqués, les occasions perdues ne se 
retrouvent presque jamais. Et c’est dommage. 

    D’une façon générale, aujourd’hui encore plus qu’autrefois, c’est vers le journalisme ou 
l’enseignement que l’écrivain se tourne pour trouver une solution à ses problèmes matériels. 
Pourquoi l’enseignement et le journalisme (et parfois les deux)? La réponse est bien simple, 
ces deux formes d’activités sont compatibles avec l’exercice du métier d’écrivain. (Le contact 
avec des jeunes, les congés scolaires sont des facteurs qui entrent en jeu). Quant au 
journalisme, le fait de «savoir écrire», d’avoir la «plume facile» offre un débouché naturel 
tout indiqué à l’homme de lettres. 

     Ce second métier n’est pas un expédient, un pis-aller,  une roue de secours plus ou moins 
confortable. La plupart des écrivains que je connais l’exercent avec autant de zèle qu’ils 
apportent à leurs œuvres. Écrire, comme peindre, n’est pas un dada dominical auquel on 
réserve tout son amour, tous ses soins. Ce sont là des domaines qui se complètent et parfois 
se poursuivent, qui peuvent bien souvent s’enrichir l’un l’autre. 

     Fréquemment les écrivains ont donné au journalisme ses lettres de noblesse et les grands 
noms de la littérature signent de plus en plus des articles de presse. Pour des raisons que 
l’on devine la presse tend de plus en plus à se les attacher, particulièrement de nos jours qui 
la voient sans cesse se spécialiser et se politiser, multiplier ses chroniques, ses enquêtes, ses 
reportages, ses tables rondes, etc… Les formules même de publication, hebdomadaires, 
magazines, revues, pages régulières, appellent cette collaboration et élargissent le sens 
commun du mot journalisme. 

      C’est un fait évident : l’écrivain n’a pas seulement besoin de «gagner sa vie», de subvenir 
à ses besoins matériels, il a besoin de communiquer avec ses semblables. 
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    Le journal lui offre cette possibilité et un public qu’il ne tricherait pas forcément par ses 
livres. Le livre attend le lecteur, le journal, lui, va au lecteur tous les jours ou toutes les 
semaines, directement et insidieusement tout à la fois. 

   Il ne faudrait pourtant pas croire que le fait d’être écrivain l’autorise automatiquement à 
être journaliste. Je sais de très grands écrivains qui ne feront jamais des journalistes, soit, 
qu’à tort évidemment, ils considèrent le journalisme comme une forme dégradée de leur 
expression, soit, tout simplement qu’ils en sont incapables. Le journal permet et exige un 
contact direct avec le lecteur, un lecteur anonyme, souvent pressé, un lecteur qui veut être 
rapidement et globalement informé. Le romancier, et plus encore le poète, recherchant un 
but plus lointain, moins fonctionnel, une information plus personnelle, un échange, une 
communication. Le journalisme, à l’exception du long reportage, n’établit pas de pareils 
rapports. Cela provient en grande partie du fait que le travail de l’écrivain est un travail 
solitaire, réfléchi, lent et que celui du journaliste est un travail, résulte d’un travail d’équipe, 
un travail rapide, au rythme de l’événement, un travail frénétiquement mouvant, 
quotidiennement repris et renouvelé. Le matin, lorsqu’on ouvre son journal, on prend acte 
d’une somme, d’une synthèse, bref, d’un résultat collectif. De la rédaction au «marbre» et a 
la rotative la pensée du journaliste s’est moulée, s’est fondue avec les plombs qui lui 
donnent son éternité d’un jour. 

     Ce contact direct et répété qu’a le journaliste avec l’actualité et son lecteur est une 
dimension qui ne peut qu’enrichir l’écrivain toujours exposé au danger de sa cogitation 
solitaire. Mais un autre danger le guette alors, celui du «jargon» auquel il peut s’habituer 
pour faciliter l’expression en raccourci de sa pensée. L’art s’en accommode très mal et s’en 
ressent le marbre peut devenir la stèle funéraire d’une carrière littéraire ou le manuscrit 
prestigieux d’une chronique qui ne finit jamais  

                      

    Au fil des lettres  (15 juillet 1967) 

    Cet acte par lequel une idée devient architecture sonore, cet acte qui fixe et projeté la 
vision intérieure, cet acte qui en quelque sortie immobilise la pensée en la coulant au moule 
du poème, cet acte est l’aboutissement d’une longue et méticuleuse opération. Il à la 
rigueur de la gestation il exige tout autant la spontanéité et la technique. La création est 
simultanément un don et un art. Elle est donc un métier. 

       C’est dire que l’acte poétique ne saurait se confondre avec le fait «d’aller à la ligne» ou 
cette rime que le hasard des mots appelle. C’est dire surtout son exigence et sa fragilité. 
Organisme vivant il est à la merci de la moindre faute d’écriture ou de goût. En poésie, le 
ridicule tue. L’acte littéraire en général, l’acte poétique en particulier, sont des actes graves 
qui ne sauraient satisfaire leur auteur du seul fait d’avoir été accomplis. L’art répugne à l’à-
peu-près. Il ne tolère pas le passable. Un jour ou l’autre le poème finit par se venger lui-
même d’avoir été composé et plus encore publié, un peu comme ces enfants malades ou 
congénitalement anormaux qui reprochent à leurs parents de les avoir mis au monde. 

       L’utilisation d’une langue étrangère augmente encore les risques de l’entreprise. 
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   Si l’acte littéraire est une entreprise, la publication, elle, demeure une aventure dont, au 
départ on ne peut mesurer les conséquences. Il y a un risque à prendre à livrer sa pensée au 
public et d’inévitables malentendus. 

     On n’écrit pas pour «passer le temps» on n’écrit pas pour se soulager de ce que l’on croit 
«sa vérité», on n’écrit pas de temps à autre à l’occasion d’un événement qui éclate dans 
notre émotion transcrite. Il n’y a pas de «poètes du dimanche», pas plus qu’il n’y a pas d’âge 
où l’on écrit, où l’on est porté à écrire : adolescence douloureuse, chagrin d’amour, 
incompréhension, fleur-bleue ou fleur du mal, ou mal des fleurs la rose ou les épines… non! 
Je ne dirai pas qu’on rentre en littérature comme on rentre en religion. Entre écrivain n’est 
ni un sacerdoce ni un apostolat. On est écrivain – romancier ou poète – et chez-nous 
généralement les deux – comme on devient médecin, aviateur ou chercheur. C’est un métier 
comme un autre et ce qui le caractérise est la nature de sa production. Je dis : «comme on  
devient» car il est évident, qu’au-delà d’une prédisposition, la technique s’apprend, s’étudie, 
s’acquiert. La facilité – enfin, ce qu’on appelle la «facilité» --, n’est rien d’autre que la 
rapidité avec laquelle s’exerce cette technique. Il existe, en écriture, comme en d’autre 
domaine, un véritable entraînement, aussi méticuleux et aussi suivi qu’un entraînement 
sportif. En tout premier lieu, la lecture en est un. 

Les élèves des Beaux-arts consacrent un temps énorme et profitable à l’observation et à 
l’analyse d’œuvres exposées dans les musées ou reproduites. Ces œuvres de maîtres 
incontestés deviennent ainsi des exercices d’écriture. Et cela des années durant. Le diplôme 
qu’ils obtiennent en fin d’école, s’il ne leur confère pas toujours au talent ou de génie, leur 
confère – et c’est très important – une technique sûre. Leur tempérament se chargera 
«d’animer» cette technique, de lui donner une vie et une âme, une marque, un style. De lui 
donner un contenu. 

      L’apprenti-écrivain dédaigne souvent – trop souvent – l’étude de ceux qui l’ont devancé. 
Ils dédaignent cette source indispensable d’enseignement : la culture. Ils n’ont pas de 
maitres au sens le plus pédagogique, mais des modèles. Des lors, ils imitent. Ils pensent en 
toute bonne foi que leur «génie» naturel est la condition suffisante de la création. On ne 
crée rien à partir de rien. 

     Il existe une école de médecine, une école des beaux-arts (je n’ai jamais tout à fait 
compris ce pléonasme), une école d’architecture etc… il n’existe pas d’école décernant la 
qualité d’écrivain. Seule l’œuvre, ici, confère le titre. Et bien souvent on se décerne ce titre 
soi-même… 

Il faut lire, lire sans cesse, comme les apprentis-ci-livres de bons romans, de beaux poèmes. 
Il n’est pas de meilleur moyen de posséder une langue, de la posséder totalement, d’en 
connaître les ressources pour la dompter comme le musicien dompte le bruit et le silence 
pour on tirer son langage propre. 

    Il faut lire, lire sans cesse, comme les apprentis -cinéastes voient un nombre incalculable 
de films pour avoir une culture cinématographie, ou revoient inlassablement le même chef 
d’œuvre, non pour s’en imprégner, mais pour apprendre les méthodes du réalisateur, sa 
pensée, ses astuces, ses «ficelles» même. La lecture est une incomparable initiation. La 
difficulté réside évidement dans l’assimilation de cette lecture et c’est là qu’apparait la 
nécessité d’un équipement intellectuel de type strictement scolaire ce qu’on appelle la 



182 
 

«formation». Je ne crois pas à la vertu magique des diplômes attestant cette formation mais 
je crois au minimum de garanties qu’ils fournissent, au minimum de possibilités qu’ ils 
accordent. En littérature cela va de l’orthographe à la syntaxe, du vocabulaire à la 
formulation. Cela vaut pour la prose comme pour le vers. La connaissance d’une langue est à 
la littérature ce que le dessin et la couleur sont au peintre, le solfège au musicien, on peut 
écrire une chansonnette sans connaître la musique, on ne peut composer une symphonie. La 
littérature comme toutes les autres branches de l’activité intellectuelle et artistique a ses 
lois. La poésie est une science exacte. 

    Cet acte littéraire qui n’est pas un caprice, un jeu momentané, qui se répète à l’infini, ne 
tolère pas la satisfaction. «La satisfaction, c’est la mort» disait justement G.B Shaw. Il est un 
dialogue impossible et ininterrompu et finalement une façon d’être Terriblement 
encombrant il accapare toute une pensée et toute une vie. Dès l’aube de l’humanité on 
retrouve le poète et sa recherche permanente, témoin, «oiseau de la plus haute branche» 
ou « haut-parleur en chef». Il n’est pas jusqu’à son silence qui ne continue son œuvre nous 
avons eu l’occasion en ce domaine de nous rendre compte que les points de suspension 
l’emportent de beaucoup sur la chose écrite. 

    Il ne s’agit pas ici, dans le cadre de simples réflexions du poète, ni de faire ce que l’on 
pourrait appeler une «anatomie et une physiologie» de l’acte littéraire. Les quelques écrits 
échappés à notre silence ne nous en donnent ni le droit ni les moyens. Nous avons 
seulement voulu dire, voulu faire sentir qu’écrire est un acte important, que publier est un 
acte grave. Nous le disons surtout à l’intention de jeunes qui doivent savoir que les 
satisfactions sont rares et doivent être rares dans la carrière des lettres. Nous le leur disons 
moins pour les décourager que pour les mettre en garde contre des déceptions qui d’ailleurs 
ne prouvent pas que le monde est méchant. S’il y a quelques risques à être poète le premier 
d’entre eux est à coup sûr la solitude qu’il nous échoit et qu’il nous faut combattre, cette 
tendance à l’irréalité que la froide lucidité d’un monde organisé remet en question ou 
tourne en dérision. 

     Oh, je sais bien qu’un poète averti n’en vaut pas deux et que les difficultés ne sauraient 
décourager celui qui croit profondément en son destin. D’autre part, la deuxième moitié du 
vingtième siècle, période de haute technique s’il en fût, est paradoxalement une époque 
faste pour les lettres. L’écrivain de nos jours est intégré à son milieu et participe à la vie 
sociale. Les progrès extraordinaires de l’Edition et l’incessant développement des procédés 
audio-visuels lui offrent des possibilités d’expression dont prédécesseurs ne jouissaient pas. 
Il n’y a plus, ou de moins en moins, de «poètes maudits». 

Et le fait d’être dans la lune ou dans les nuages n’est même plus une vue de l’esprit ou une 
façon de parler. 

     De nos jours, et pour ces raisons, il est bien rare qu’une œuvre valable dorme dans les 
tiroirs comme on dit. Le problème n’est pas tellement de publier, de publier à tout prix. C’est 
la qualité du message qui importe et qui importe d’abord. 

Un bon manuscrit a toujours le dernier mot. 
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Fixer l’éternité (30 septembre 1967)   

     Je me souviendrai toujours de cette lettre que je reçus d’un de mes amis, 
miraculeusement rescapé des combats de notre guerre de libération. Il venait de lire un de 
mes livres, un roman en fin duquel le héros trouvait la mort au maquis. J’avais tenté de 
reconstituer un accrochage sur les crêtes d’après des récits, des témoignages, des 
communiquées de guerre. Mon ami m’avait fraternellement reproché de «faire de la 
littérature» et m’avait décrit une hallucinante  bataille, monstrueuse, démoniaque, 
inhumaine à laquelle il avait participé. Je me souviens de cette leçon et j’en profite dans la 
mesure où je ne pense pas qu’il faille forcément avoir vécu un événement pour le raconter. 
La relation de cet événement n’est pas une œuvre de fiction et la mémoire et l’imagination 
sont en littérature, très souvent, une seule et même chose. Sinon, il n’y aurait pas d’historien 
ou de romancier. Mais il est évident que le fait d’avoir vécu un événement se ressent à 
l’écriture bouleversante de sincérité, d’authenticité. Le témoignage vécu est incomparable. Il 
a la saveur du souvenir personnel, de la participation effective et directe, il fait partie d’une 
vie, d’un passé, d’une biographie. Mais tout est là qu’il ne suffit pas d’égrener ses souvenirs 
pour écrire un  livre et qu’à défaut d’être témoin-participant, l’écrivain peut, en prenant sous 
la dictée de l’histoire, participer à sa façon, en le rendant impérissable, à l’événement en 
question. Prendre sous la dictée de l’histoire, ne fait pas de lui un simple «scribe», puisqu’il 
est lui-même concerné, totalement concerné et que les ressources de son métier et de son 
talent se mettent au service d’une réalité vénérable. Suprêmement vénérable puisqu’elle est 
un des grands moments du destin national. De plus, prendre sous la dictée de l’histoire n’est 
pas, pour le romancier, un acte passif qui se ramenait à une simple transcription. A sa façon 
le roman est toujours une aventure vécue. Les droits imprescriptibles de l’imagination ne 
sont pas la prime à la fiction. La sensibilité fait le reste. 

     Mais le souvenir vécu recèle souvent en lui-même sa propre vertu de chef-d’œuvre, son 
propre talent, sa magie formelle et son irremplaçable pouvoir d’évocation vivante. S’il est 
bien vrai que ceux qui ont beaucoup souffert répugnent, par une noble pudeur et une noble 
humilité, à raconter, à se raconter, s’ils savent la vanité des mots, il leur arrive cependant, 
aux heures inspirées de parler, de dire l’obsession discrète, en s’effaçant généralement 
derrière l’exploit des autres. Ils trouvent alors des mots, ces silences et ces accents qui ne 
relèvent ni d’un métier, ni d’une technique et qui valent tous les métiers et toutes les 
techniques de l’écrivain le plus doué. 

     A ce propos, on ne peut pas ne pas penser, ne pas revenir aux problèmes de la tradition 
orale, cette tradition orale qui est comme l’éternité d’une âme nationale et qu’il faut 
rechercher, fixer, éterniser plus encore en la radent disponible, disponible à l’étude et aux 
joies de l’esprit. Les techniques audio-visuelles dont nous disposons aujourd’hui doivent 
nous permettre de recueillir, de classer ces trésors de notre patrimoine culturel, chansons, 
danses légendes, récits de paix ou de guerre. 

     Un mot de Jacques Maritain («Art et Scolastique»), m’obsède littéralement : 
«Malheureusement les aventures qui ne sont pas contées». C’est vrai, c’est tellement vrai … 

    J’ai souvent songé au drame de ces écrivains, de ces peintres, de ces musiciens, de ces 
cinéastes, qui n’ont plus rien à dire, qui ne savent plus que dire, et qui se réfugient dans des 
recherches formelles, à la poursuite sans cesse déçue, la poursuite douloureuse de sujets, de 
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thèmes, de sensations, dans un érotisme qu’ils pensent «dépassement», dans un désespoir 
qu’ils pensent «message». 

    Nous avons, quant à nous, la chance d’avoir vécu directement ou indirectement, mais 
toujours passionnément, une époque de haute densité humaine, et de la vivre encore. Les 
sujets, les thèmes nous sont fournis par la réalité elle-même, notre réalité, passé ou 
présente, et un présent déjà en devenir. 

     Oui, malheureuses, les aventures qui ne sont pas contées, qui dorment dans la mémoire 
ou dans le souvenir qui ne se partage pas, qui ne se raconte pas. 

     Que de films à faire, de romans à écrire, de toiles à remplir! 

     Les plus beaux morceaux de bravoure humaine, les plus beaux exemples de générosité, 
d’amour, de fraternité, une lumineuse et vivante anthologie, à l’école de la douleur, à l’école 
de l’espérance, des gestes impérissables, des raisons sans cesse renouvelées de croire, 
d’être fier, l’œuvre doit venir, à la caméra, au chevalet, à la guitare, au manuscrit. 

     De Feraoun à Fussik –deux poètes assassinés- mais peut-on assassiner les étoiles! Cet 
amour de la patrie est un humanisme en marche, en action une rue de Prague ou d’Alger, 
une rivière qu’on connaît, un ciel qu’on reconnait, une école d’enfance, un visage effacé… 
c’est là que nous devons puiser, nous rafraîchir, pour la documentation la plus fournie et la 
plus pathétique qui soit. 

      De même que l’on a parfois le regret de ne pas disposer dans l’immédiat d’un appareil de 
photographie pour saisir un coucher  de soleil, une aurore, un rayon, un regard, une 
silhouette fugitive, de même que d’idées s’envolent, que de récits s’envolent, que de 
merveilleuses chanson et légendes se perdent dans la nuit des temps, se dissolvent dans la 
mémoire imparfaite des hommes. 

     Ils ne sont pas tout à fait morts ceux-là que nous chantons, ceux-là qui s’immortalisent 
dans notre attendrissement, dans notre reconnaissance, dans notre fidélité. Une pièce de 
théâtre, un roman, un film, une émission radiophonique, et ils sont là, nous les retrouvons, 
ils reviennent au rendez-vous des ombres et des lumières. 

     Malheureuses les aventures qui ne sont pas contées, ces mois ne mettent pas en cause 
leur utilité, leur gloire, leur impérissable valeur d’exemple. Parce que, en fin de compte, c’est 
nous qui nous en priverions, c’est nous qui en serions frustrés. C’est alors nous qui serions 
malheureux. 

Finalement, il nous appartient de fixer l’éternité.. 

 

L’Art dans la cité  (8 Mars 1966) 

On connait le trop fameux : «quand on parle de culture, je sors mon révolver». Le docteur Gobbels 

ténor écouté du régime nazi, ne prenait plus même la peine de tricher, de déguiser ses mots et sa 

pensée. Il est rare que les criminels, les tueurs de l’esprit, les assassins de l’âme, les fossoyeurs de 

guitares et de rossignols apportent autant de franchise à l’expression de leur profession de foi. En 
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vérité il ne s’agit pas de franchise mais de cynisme. Ce mot trop fameux donc, il y a quelques temps 

un écrivain répondait :        « Moi, quand on me parle de révolver, je sors ma culture». 

Il est bon, il est juste, il est réconfortant que l’honneur réponde à la bête, c'est-à-dire en fin de 

compter à la bêtise. 

Le premier Novembre 7611 ne fut pas seulement le début de la lutte d’un peuple pour son 

indépendance strictement politique. Il marqua avant tout la volonté d’un peuple pour retrouver sa 

véritable personnalité, ses valeurs bafouées, sa langue en agonie, sa spiritualité propre, sa façon 

d’être, bref son moi national et historique que le colonialisme étouffait méthodiquement en 

attendant de le faire disparaître. Une véritable personnalité, une spiritualité propre des valeurs 

spécifiques, une langue, une manière de sentir et de penser, tout ce qui résonne au timbre affectif 

d’un peuple, tout ce qui le concerne, tout ce qui le sensibilise et qui vient du fond d’une âme et d’un 

instinct, tout cela s’appelle Culture. 

Le mot Culture est un mot qu’on a dramatisé, qu’on a, avec désinvolture ou préciosité, voué à toutes 

les définitions. Prisonnier des dictionnaires et jouet des théoriciens, il s’est vu devenir une entité, une 

abstraction, un concept vide de toute chair humaine. Une idée dépouillée de toute humanité réelle, 

en quelque sorte une métaphysique. La métaphysique et l’abstraction sont souvent le refuge  

d’acrobates  de leurs plus soucieux de leurs prouesses que de ce qu’il est communément convenu 

d’appeler la vérité. 

On y mêle pour passionner et compliquer les choses les vieilles querelles d’écoles, d’académies ou de 

partis. On y oppose les matérialistes et les idéalistes, les marxistes et les spiritualistes, dans un débat 

stérile qui laisse souriant le véritable homme de culture. Ces débats, ces discussions, ces polémiques 

n’aboutissement pas, ne peuvent aboutir. Ils dégénèrent la plus part du temps en règlements de 

comptes qui pour être bien écrits n’en demeurent pas moins des règlements de comptes. S’il est vrai 

que de la discussion, une discussion franche et désintéressée, peut jaillir la lumière, de ces 

empoignades publiques ou privées il ne paraît pas que la culture en ressorte grandie. 

Chacun de nous à sa façon, à sa manière, est un homme ou une femme de culture. L’artisan dans 

l’échoppe de nos ruelles, en gravant  sur le cuivre ou sur le cuir les dessins et les figures qui lui 

viennent du passé, est un homme de culture. Le bijoutier, le potier, sont des hommes  de culture. 

Les maçons _ ces urbanistes méconnues qui édifièrent nos villes du sud et qui firent tant rêver un Le 

Corbusier_ sont gens de culture. Comme la mère qui nous raconte l’histoire que sa mère lui avait 

contée. Comme le troubadour de village qui improvise sur un violon d’infortune des mélopées à 

rendre jaloux le vent, comme le romancier devant son papier, le peintre devant sa toile, le chercheur 

devant ses documents. 

Le mot culture est un mot qui se suffit à lui-même et qui n’a pas besoin d’épithète pour le qualifier. 

Une chanson bédouine qui frissonne de toute la tendresse mélancolique du Hodna, un tapis d’El-

Oued chargé de tout le soleil vainqueur du pays soufi, un poème de Kateb Yacine, une rêverie de 
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Mohamed Dib, une miniature de Racim, un allégorie de Baya, un refrain de Hadj El Anka, une guitare 

andalouse, un morceau choisi de la complainte Kabyle, pieusement recueilli par Jean Amrouche et 

pieusement chanté par sa sœur Taos, un livre de Lacheraf, un tableau de Issiakhem, un cri d’Anna 

Gréki, une réalisation de Mustapha Kateb, une pensée du Cheikh Abdelhamid Benbadis c’est là une 

autre forme de notre présence, de notre permanence et de notre représentation à cette capitale qui 

n’a qu’un nom : la civilisation universelle. 

Le malheur rend facilement artiste et les Algériens ont trop souffert pour être indifférents aux choses 

de l’art et de l’esprit. 

La vitalité d’un pays se mesure bien sûr à des réalisations plus concrètes et d’une priorité d’urgence 

plus immédiate : la mise en état d’une économie saine, l’industrialisation, l’alphabétisation, la 

scolarisation, etc.… 

En vérité tout est question prioritaire en Algérie et tout se tient, toute forme un ensemble dont 

l’élaboration est la contribution de tous. 

Aujourd’hui, la culture n’est plus le simple rapport qui liait le créateur à son œuvre. L’artiste- homme 

libre par excellence et dont la liberté conditionne essentiellement la création- n’est plus seulement 

responsable de son œuvre devant l’idée qu’il se fait de son devoir d’artiste. Sans être le prisonnier 

d’un pragmatisme sans âme et d’occasion, plus inspiré par l’opportunité que par son tempérament, 

l’homme de culture présente son œuvre pour enrichir le patrimoine nationale et partant universel. 

Il est cette goutte d’eau dont la répétition multipliée à l’infini fait le fleuve et les océans. 

Il est le témoin de son œuvre et le témoin de son temps. Son talent, sa sincérité et son 

désintéressement sont les meilleurs garants de son civisme et de son humanisme. 

N’aurait-il d’autre ambition que d’être à la hauteur de sa solitude qu’il mériterait par la même une 

place de choix dans la cité. 

 

Autant qu’un champ de blé!... (11 Mars 1966)    

  Les années passent vite en Algérie, très vite, et le temps n’a pas les mêmes dimensions ici 
qu’ailleurs. Heureux les hommes dont l’âge est en rapport avec celui de leurs artères. Pas 
chez nous l'âge  ne découle pas d’un état-civil mais d’une résultante déterminante : 
l’expérience. En premier lieu l’expérience du malheur cette cocotte-minute de la maturité.   
L’Algérie est un pays mobile. C’est ce qui déconcerte nos amis et nos ennemis dont les 
jugements se fondent sur des critères qui n’ont pas cours ici. Le mot jeune, pris dans son 
acception intrinsèque ne signifie pas grand-chose. 

     Je me souviens d’avoir écrit qu’à ma connaissance personne n’eut jamais vingt ans en 
Algérie. Il s’agissait d’hier, du règne du forban colonial. Les vingt ans d’aujourd’hui ont une 
autre saveur et d’autres perspectives. Ils s’inscrivent dans un ensemble cohérent, dans 
l’unité dynamique d’un État libre. Déjà maître de nos destinées, nous sommes responsables 
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de nos joies et de nos peines. Déjà, pour certains, s’estompe et s’efface l’énorme excuse et 
l’inattaquable alibi qu’offrait l’occupation étrangère à leur médiocrité. Déjà les difficultés 
que nous avons à surmonter se présentent à nous sans équivoque de leurs causes et 
l’ambiguïté de leurs origines. De plus en plus, heureux ou malheureux nous devons ce 
bonheur ou ce malheur à nous-mêmes. Être l’auteur de ce qui va bien et de ce qui va moins 
bien, cela s’appelle aussi Indépendance. L’Indépendance n’est pas la fin de nos problèmes. 
Elle est le début de leur solution. N’aurions-nous que notre drapeau pour réchauffer nos 
cœur et tempérer nos impatiences que nous remercions dieu de nous avoir permis de vivre 
dans un Algérie indépendante. 

     La Culture algérienne attend une sève nouvelle et cette sève ne pourra jaillir que des 
jeunes eux-mêmes. Les expériences différent mais se complètent. Il ne s’agit pas de prendre 
une relève sur les pas épuisés d’une génération qui a fait son temps. Aucune génération 
n’est périmée. Rien n’est plus stérile, nuisible, rien n’est plus ingrat que ces procès 
véhéments et injustes qu’une génération qui monte intente à celle qui l’a précédée. Je ne 
sais si l’Histoire est une science exacte mais elle a sa logique. Et cette logique commande, 
impose une marche toujours dynamique, un mouvement sans cesse créateur qui fait boule 
de neige sur les chemins qui se poursuivent et ne finissent jamais. 

      Il ne s’agit pas non plus d’un cloisonnement. «Les jeunes avec les jeunes»… C’est faux ! 
Mais il est bien évident que les problèmes culturels qui se posent à ceux qui ont vingt ans 
aujourd’hui, 11 ans dans une Algérie indépendante, ne sont pas les mêmes que ceux qui se 
posaient â nous, il y a vingt ans dans une Algérie en danger de mort intellectuelle et 
spirituelle.il est bien évident que les problèmes culturels qui se posent à des jeunes, les 
concernent d’abord en premier lieu et qu’il leur reviendra l’honneur de la résoudre, comme  
nous avons plus ou moins résolu certains des nôtres dans le désordre pathétique de nos 
solitudes et de nos expériences. L’Histoire n’a jamais donné de talent à personne et pourtant 
le talent n’est jamais un hasard. L’affirmation d’une personnalité culturelle est un long 
cheminement, une longue patience. On ne fait pas carrière dans la culture comme on peut 
faire carrière ailleurs. Les satisfactions sont rares et les impatiences dangereuses. L’Art est 
un Droit. Le talent ne l’est pas. Réussite, mots qui ne veulent rien dire aux jardins qui sont 
beaux. Mais l’audace quand elle est une conviction, une foi, une volonté, paie toujours. 

     Les jeunes artistes d’aujourd’hui, qu’ils soient peintres, cinéastes, comédiens, écrivains, 
poètes, musiciens, chanteurs, sculpteurs, voient le jour-oh non pas dans le meilleur des 
mondes- mais néanmoins dans un monde meilleur. Ils disposent, s’ils le vêlent bien, s'ils le 
méritent de moyens techniques qui nous eussent paru, il y a vingt ans, un rêve. Une Radio, 
des Éditions Nationales, une École des Beaux-arts, une presse, un Théâtre National, un 
centre National du cinéma. Ils peuvent bénéficier de stages ou de bourses. Il leur appartient 
de rôder ces appareils ces instruments, de se battre pour ce qu’ils jugent Beau et Utile, de 
s’imposer dans le cadre des actions salutaires, de s’expliquer, de lutter avec 
désintéressement contre certains préjugés et certaines routines, de se sentir enfin chez eux, 
totalement chez eux dans ce pays qui les aime avec son cœur innombrable, qui les aides 
avec ses moyens pour l’instant limités. Qu’ils fassent de «l’union des Écrivains» succès, 
célébrité sont des une véritable «union des Écrivains». Et pour cela qu’ils soient l’abord des 
Écrivains véritables ! Qu’ils fassent de : « l’union des Arts Plastiques» une véritable «union 
des Arts Plastiques». Et pour cela qu’ils soient d’abord des peintres véritables, des sculpteurs 
véritables, des graveurs véritables. 
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     Les plus sûrs soutiens, le plus sûr appui, c’est dans leurs œuvres qu’ils le puiseront dans 
leurs créations. Il faut créer! Il faut écrire, il faut peindre, il faut graver, il faut faire des 
chansons, des scénarios, des pièces de théâtre. Il faut créer, toujours créer, en laissant dire, 
en laissant faire, dans le superbe orgueil et la noble humilité de la conscience tranquille. 

    Il ne s’agit pas d’être connu. 

    Il s’agit d’être reconnu! 

    Il ne s’agit pas d’imposer, il s’agit de s’imposer. L’Art se juge sur pièces et sur qualité. 

    Je n’ai jamais douté du jour où l’on respectera l’artiste autant qu’un champ de blé. 

 

Produire (11 Février 1967)  

      Je sais bien qu’aujourd’hui le poème est tracteur, usine et bâtiment, qu’un atelier qui 
s’ouvre et un regard qui se déroute, qu’une forêt qu’on plante et un espoir qu’on enracine, 
qu’une route qu’on trace est une victoire sur la solitude et l’isolement. Je sais bien que la 
renaissance de ce pays après sa disgrâce historique, passé par le fellah, l’ouvrier, le médecin, 
l’instituteur. Le mot «priorité» s’impose à notre vocabulaire et à notre esprit comme un 
programme d’urgence et une thérapeutique de toute première nécessité. Il faut faire face. 
Faire face à la vie. Faire face à la  mort. L’Independence, une indépendance ne vaut que par 
son contenu. Dérisoire si elle est formelle, illusoire si elle ne réalise pas concrètement la 
volonté sacré de nos martyrs à savoir la libération profonde de l’homme Algérien, la 
restauration de son patrimoine culturel, l’élaboration salutaire de son idéal politique et 
spirituel. 

     Cette priorité d’urgences qui consiste à faire face, à remettre en État, à gérer, à 
promouvoir, ne se ramène pas à la formule vaguement simpliste et fatalement arbitraire de 
«parer au plus pressé». Bien ici comme ailleurs tous les problèmes se tiennent, sont 
étroitement lies mécaniquement et humainement solidaires et dépendants les uns des 
autres. En vérité. Il n’existe pas de problèmes particuliers mais des problèmes d’ensemble 
et, partant, ces problèmes exigent et appellent des solutions d’ensemble. 

    Dans un pays quel qu’il soit, la culture n’est pas un luxe, n’est jamais un luxe. Notre 
patiente ambition et notre rêve serait qu’elle cessât d’être un privilège. Lumière pour tous! 

    Lorsqu’on dit : Patrimoine National, il s’agit aussi, il s’agit en même temps, il s’agit 
également de ses Arts, de ses Lettres, de sa lointaine spiritualité, bref de ce que l’on appelle 
communément et justement le Génie d’un peuple.       

    Je crois aux gouttes d’eau parce que je crois au Fleuve et je pourrais fort bien inverser ma 
phrase, en manière culturelle tout comme en d’autres domaines la production es la mesure 
du Travail. En matière culturelle, comme en d’autres domaines, il faut produire. Encore 
produire, toujours produire, en musique, en littérature, dans les Arts Plastiques et 
Graphiques dans le monde de la Radio comme dans celui de la Télévision, dans le monde du 
Cinéma, comme dans celui du Théâtre. Il faut produire, il faut créer, il faut réaliser. On élève 
le niveau culturel d’un pays comme on élève son niveau de vie, par un effort constant, par la 
mise en valeur des âmes qui ne demandent qu’à vibrer, telles ces belles et généreuses terres 
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que la friche condamne à une insupportable vacuité. Notre passé est trop riche, notre 
présent est trop dense pour que ne jaillissent pas des œuvres et des chefs-d’œuvre. 

    Un livre de plus, signé d’un auteur algérien, à la devanture d’un libraire, une exposition de 
peintres algériens, un Festival de musique algérienne, sur nos écrans des films algériens, tout 
comme sur nos scènes des comédiens algériens c’est là, en même temps que l’application et 
la confirmation de notre personnalité algérienne, une affirmation et une confirmation de 
notre indépendance nationale. Il est très triste de constater que des gens savent lire, qui ont 
la chance de savoir lire ignorent parfois les noms et les œuvres d’auteurs de chez nous 
célèbres à l’étranger. S’il est grave, s’il est très grave de vivre  replie sur soi-même, dans une 
sorte d’antarcie intellectuelle, il est tout aussi grave d’œuvrer pour seules références 
culturelles des apports étrangers. 

     Produire, encore produire, toujours produire c’est. Pour l’homme de Culture, non 
seulement se réaliser lui-même devenir lui-même, mais déjà une façon de Civisme. Tout 
enrichissement du patrimoine national est un acte positif et large de patrimoine. Chaque fois 
qu’un livre algérien est traduit à Rome ou â Pékin, c’est un peu de l’Algérie qui rayonne, 
chaque fois qu’un visiteur étranger admire une toile de notre peinture, c’est un peu l’Algérie 
qu’il salue. 

      Mais l’importance de nos gens de culture revêt toute sa noblesse et toute sa grandeur 
dès lors que l’on songe à notre jeunesse, à celles-là et à ceux-là qui auront vingt ans ou qui 
ont en vingt ans dans une Algérie indépendante. Celles-là et ceux-là qui doivent d’abord 
trouver chez eux ce qu’ils seraient tente de chercher ailleurs. Celles-là et ceux-là sont des 
Algériennes et des Algériens libres, qui doivent à tout prix échapper à l’aliénation culturelle, 
à cette mutilation de l’âme qui fut inévitablement le lot de leurs aînés. 

     Produire, encore produire, toujours produire, alimenter et faire la somme, apporter sa 
pierre à l’édifice, sa goutte d’eau au fleuve, une fleur au jardin, une note à la sympathie, 
dans ce pays vivant, dynamique, mobile, dans ce pays aux ressources qui nous étonneront 
toujours, c’est encore pour nous la façon la plus efficace de nous rendre utiles. Cette victoire 
sur l’Absurde est une revanche sur notre solitude, un coup porté à la précarité des choses 
d’ici-bas. Un peu en porte à faux sur le Rêve et sur le Réel, devant l’immensité sournoise de 
notre page blanche, devant le silence à remplir de la toile qui se refuse à devenir tableau 
devant la partition qui contient toutes les musiques qui attendent le talent, archer, pinceau 
ou porte-plume, au carrefour de notre réflexion, l’Idée ne demande qu’a nous, prendre par 
la main.  

 

                                À propos de la dernière semaine culturelle : 

  Un grand Absent Ben Badis (29 Avril 1967)                   

    Il ne s’agit pas de chercher la faille, la faiblesse de minimiser l’effort de la bonne volonté. Il 
ne s’agit pas de critiquer systématiquement avec les exigences amères de la mauvaise foi et 
le dénigrement trop facile de l’éternel mécontent qui est généralement à l’abri de toute 
remarque puisqu’il ne fait rien, puisqu’il ne participe à rien. Il ne s’agit pas de tourner en 
dérision sournoise ou sarcastique les heureuses initiatives de tous ceux qui croient à la vie 
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culturelle dans ce pays et dans cette ville, de tous ceux qui, avec les moyens du bord, veulent 
conserver une âme à ses hauts-lieux d’Algérie, veulent la faire connaître et la faire partager. 

      La dernière «semaine culturelle», placée sous le prestigieux patronage moral et spirituel 
du Cheikh Abdelhamid Benbadis était une initiative qui honore ses organisateurs et ses 
participants. Il était juste et utile de fêter et de saluer, avec tout l’éclat possible celui qui 
dans toute L’Algérie, dans tout le monde arabe et musulman, symbolise un des plus 
merveilleux phénomènes d’auto-défense d’une Patrie souillé dans sa chair et agressée dans 
son essence. Il était juste de rappelle, de souligner dans la civilisation universelle l’Algérie en 
venait pas les mains vide et que le génie d’un Ben Badis s’il nous appartient en propre et 
d’abord, appartient tous autant à la conscience humaine toute entière. Il est toujours 
bienfaisant de rappeler aux générations qui lèvent les noms des plus illustres des Algériens, 
ces gardiens jaloux, courageux et compétent d’une pensée que les impérialistes s’étaient 
juré de faire disparaitre. Nous puisons dans cette source de grands hommes non pas du 
chauvinisme mais un sentiment de fierté, un sentiment de réconfort. Nous ne remercierons 
jamais assez les conférenciers qui ont présenté le cheikh, son exemple, son message. Nous 
ne remercierons jamais assez ses contemporains qui ont bien voulu faire revivre  pour nous 
les grands moments d’une destinée qui rejoint le destin même d’une nation. Ses élèves, ses 
disciples, ses amis sont venus spontanément nous offrir leurs  témoignages. Dans tout le 
pays, la presse parlée, écrite et filmée a multiplié ses éditoriaux, ses analyses, a retracer 
l’itinéraire politique et religieux de ce grand Algérien, de se grand Musulman.  

     Bref, cette semaine culturelle qui vient de se dérouler à Constantine, les 
commémorations de l’anniversaire du Cheikh qui ont lieu un peu partout sur le territoire 
national, ont eu pour effet de mieux faire connaitre l’homme, son courage et sa foi. Elles ont 
eu surtout pour conséquence d’actualiser un nom héroïque entre tous, un nom qui dans la 
pénombre coloniale conserva très haut une espérance et un combat. 

     D’éminentes personnalités, des journalistes, des professeurs nous ont donné un aperçu 
conséquent de la biographie du fondateur des Oulémas, une idée d’ensemble illustrée 
d’éloquentes citations sur la pensée du maître. 

       Cependant nous avouerons qu’il nous est resté comme une sourde insatisfaction. Ce 
faisant, nous ne remettons nullement en cause l’opportunité, une semaine culturelle Ben 
Badis. Nous répétons que nous lui témoignons une énorme reconnaissance puisqu’elle nous 
a permis de nous pencher sur l’apport inestimable de notre glorieux concitoyen à une 
pensée Algérienne cohérente. Une sourde insatisfaction en effet, car enfin tout le monde n’a 
pas eu le privilège de connaître Ben Badis, de l’approcher, de recueillir ses paroles, de 
collaborer à son œuvre, de poursuivre cette ouvre. Une sourde insatisfaction, car enfin tout 
le monde  ne peut disposer d’une collection complète d’ «El Bassair» ou de «Ech Chiheb». Et 
quand bien même nous possèderions ces collections. Encore faudrait-il pouvoir les lire, et là 
nous retrouvions un vieux drame : L’analphabétisme,  l’analphabétisme dont nous 
connaissons les causes et qui sévit chez les arabophones comme chez les francophones. 

     A propos de la connaissance de l’œuvre du Cheikh Abdel Hamid Ben Badis, c’est tout le 
problème de la culture et de sa diffusion qui se pose à nouveau. le problème du livre, du 
recueil, Le problème de la traduction. La connaissance des travaux d’un Cheikh Ben Badis, 
d’un Cheikh El Brahimi, d’un Cheikh El Mili, d’un Larbi Tébessi, oui, la connaissance de ces 
travaux et leur analyse sont encore du domaine, trop privé de l’érudit et du chercheur. Les 
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masses, intellectuels compris, en savent quelques citations, une idée générale, un à-peu-
près dangereux ou prétentieux. Il serait bon, il serait juste de réunir et de mettre à la portée 
du plus grand nombre des œuvres qui, en demeurant le privilège et l’apanage de quelques 
spécialistes, risquent de se figer dans une inertie que leurs auteurs ne souhaitaient 
certainement pas. 

    C’est avant tout donc, une question de culture et d’abord de culture Nationale. Il est 
aberrant d’ignorer chez nous l’œuvre de ceux qui ont le plus contribué, qui ont le mieux 
contribué à la connaissance, à l’investigation de l’âme algérienne. 

     Si notre ignorance a parfois des excuses, elle ne doit pas nous enfermer, nous 
emprisonner dans une impuissance désabusée. C’est en réalisant l’énorme malheur dont 
nous sommes à peine sortis, c’est en mesurant l’infini étendu de la catastrophe coloniale, 
que nous saurons prendre sur nous l’énergie qui fait qu’on avance. Nous avons cent mille 
raisons de croire que nous progressons chaque jour, en nous retrempant à la source. Cette 
source nous voulons la partager, nous voulons y boire avec ceux qui sont les mieux placés 
pour y veiller. Nous attendons, traduits, mis à la portée de tous, les livres de ceux-là qui, 
malgré notre ignorance, demeurent nos maîtres. 

Nous allons vers eux dans l’attente de cette leçon qui doit venir jusqu’à nous. 

                                    

 Culture et pages culturelles  (03 Juin 1967)  

      En vérité nous n’avons pas besoin d’encouragements car nous ne sommes pas inquiets. 
Ils ne sont bien sûr jamais de trop, jamais à dédaigner. Ils nous rassurent moins parce qu’ils 
nous apportent que par la preuve qu’ils nous donnent chaque fois et toujours d’une 
permanence et d’une continuité. Je veux parler des jeunes et de la Culture, de l’intérêt qu’ils 
lui témoignent, de la place qu’elle tient dans leur esprit, dans leurs préoccupations, dans 
leurs activités. Il n’est pas de jour qui ne nous amène au courrier de  (AN NASR) des 
manuscrits de poèmes, de récits d’essais et même de roman. Je suis persuadé qu’il doit en 
être de même pour tous les autres organes qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou 
mensuels. Cela fait une masse de créations qu’il convient d’étudier, c'est-à-dire de lire 
attentivement et d’utiliser. Il est évident que le cadre d’une page culturelle, une fois par 
semaine, ou même de plusieurs pages dans nos <hebdos> ne saurait suffir nous envoyer des 
textes à publier est nous le répétons l’illustration vivante d’une présence culturelle dans 
notre jeunesse. On l’a dit, l’a redit un bon sentiment ne fait pas toujours un bon poème et il 
n’est pas dans mon propos d’aborder ici le problème de la création en matière artistique, le 
problème des techniques d’expression. 

     L’ouverture d’une page culturelle hebdomadaire dans un quotidien touche de près la 
question de l’édition. Evidemment nous serions très heureux de <découvrir> un nouveau 
talent, (de lui donner sa chance) comme on dit et en tous les cas de l’aider à éclore dans la 
petite mesure de nos moyens. Nous avons d’ailleurs publié déjà quelques textes qui auraient 
pu honorer n’importe quel journal littéraire spécialisé nous continuerons à le faire chaque 
fois qu’un manuscrit nous semblera mériter la récompense et la consécration du <marbre>. 
Mais il est clair que ce n’est pas la, la destination de notre page culturelle qui ne pourrait 
assumer, même si tout était publiable, un rôle qui n’est pas le sien. Nous sommes sans cesse 
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ramenés non seulement au problème de l’Edition  mais encore à celui de la création 
d’organes culturels proprement dits, de publications donc spécialisées, journaux ou revues, 
dont l’absence se fait terriblement sentir et dont la création soulève des difficultés que le 
lecteur moyen ne peut imaginer. En Algérie, comme ailleurs, rien n’est simple, rien n’est 
facile, particulièrement en ce domaine culturel qui est de tous le plus délicat et le plus 
exigeant. Ce domaine réclame des spécialistes et des spécialistes disponible : professeurs, 
journalistes, écrivains, musicologues, peintres. 

     Néanmoins, malgré nos difficultés, malgré un équipement culturel sommaire, de nos jours 
et encore peut être plus ici qu’ailleurs, il est bien rare qu’une œuvre valable <dorme dans un 
tiroir> et ne puisse voir le jour. Nous sommes trop peu nombreux pour que la compétition et 
la sélection soient un obstacle ou une cause de retard. Une œuvre valable porte en elle-
même sa propre auto-défense et les moyens de sa survie. Il suffit pour cela que la conviction 
de son auteur soit assez forte, que sa croyance en lui-même soit suffisamment établie et que 
sa patience soit à la mesure de son humilité. Humilité ne signifie pas effacement mais la 
juste mesure que le créateur doit savoir prendre de son œuvre il faut également sans cesse 
se souvenir que le fait d’être publié ne constitue pas forcément un critère qualitatif suffisant. 
Je parle essentiellement de la littérature écrite, poèmes ou romans car le Cinéma et le 
Théâtre, de par leurs caractères d’entreprises collectives soulèvent d’autres aspects 
infiniment plus complexes de la création. 

 

     Une page culturelle donc est forcément incomplète, nécessairement insuffisante, et 
inévitablement inapte à embrasser, à englober toute la vie culturelle d’un pays, ou même 
d’une région de ce pays. Il ne faut pas oublier également que nous nous devons d’être 
attentifs à ce qui se fait ailleurs et qui nous concerne directement ou indirectement. Il ne 
saurait y avoir de <préférence> en matière de culture valablement humaine il n’y a qu’une 
seule culture, elle est universelle. Et ce qu’on appelle culture nationale n’est qu’une part de 
cette universaliste. (c’est parce qu’il a su parler de la faim, qu’il   a eu faim lui-même, que 
Mohamed Dib par exemple, n’est pas seulement un écrivain algérien mais un écrivain 
d’importance mondiale.<la grande maison> restera à tout jamais la tragédie de la faim, cette 
faim qui devient de nos jours une obsession et qui de <dar-sbitar> de Tlemcen aux cases de 
l’Inde inquiète ceux qui ont en main les destinées de la terre ou tout simplement les gens de 
cœur).                

      Notre page culturelle se voudrait être surtout un point de rencontre, une plate-forme 
d’échanges et de confrontation avec tous ceux et toutes celles que la chose culturelle 
préoccupe. Nous pensons plus spécialement à nos intellectuels universitaires, et artistes 
dont la contribution serait décisive et bienvenue. Leur réflexion, leurs études, leurs 
recherches ont leur place dans cette page qui est la leur.     

      La Culture en Algérie pose et soulève des problèmes qui ne laissent indifférents que les 
imprévoyants. Elle est notre seule façon de <visiter> l’âme de ce pays dont les ressources 
créatrices nous étonnent et nous émerveillent sans cesse. La tradition orale dispose 
aujourd’hui dans les moyens audio-visuels d’auxiliaires efficaces. D’autre part des 
parchemins inestimables sont encore à déchiffrer, à trouver, à restaurer. Des trésors 
d’architecture sont à classer, recenser, etc. la culture nous introduit au cœur du cœur de 
notre pays. Du pays véritable, éternel et profond. 
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     Connaitre son pays au travers de sa culture est encore la meilleure façon de le découvrir 
et d’approcher ce qu’il y a de permanent et d’universel chez l’Homme. 

  

La culture affaire du monde (02 Décembre 1967) 

     La semaine culturelle Algéro -tunisienne par de-là sa signification maghrébine est un 
événement hautement exemplaire qui pose d’une manière vivante et concrète le problème 
des échanges en matière de Culture, elle est l’illustration de ce besoin qu’ont les hommes, 
comme les pays, de se connaître davantage pour davantage se rapprocher, et il n’est pas 
meilleure façon de se connaître et de se rapprocher qu’au travers  des créations de l’esprit, 
peinture, littérature, théâtre, cinéma. Tant il est vrai qu’une nation se découvre d’abord à la 
lumière de son génie, de son patrimoine culturel qui veut le reflet le plus fidèle de son visage 
profond, de son âme éternelle. Le talent d’un peuple lui délivre en quelque sorte sa carte 
d’identité nationale et son visa pour <tous pays>. 

      Qui a lu Cervantès, ou Lorka, ou Blasco Ibânes connaît mieux l’Espagne qu’un touriste ou 
qu’un vacancier. Qui a lu Dostoïewski ou Pouchkine ou Maïakovski est un peu allé en Russie. 
Qui a lu Kateb Yacine ou a vu une toile de Bouzid, de Khedda ou de Issiakhem n’ignore plus 
tout à fait l’Algérie même s’il n’y a jamais mis les pieds. 

      La culture a cette vertu de résumer un pays, de le résumer bien plus que ne pourraient le 
faire des géographes, des économistes, des statisticiens ou des sociologues. Elle est un 
raccourci pour aller au cœur d’un peuple, pour visiter une âme nationale. Et par de-là les 
peuples, les nations et les pays, elle nous élève, elle nous hisse à ce sommet en haut duquel 
les particularités ne comptent plus et se confondent avec les préoccupations universelles de 
l’Homme dans sa démarche vers l’Art. L’Art est un commencement de fraternité. Il demeure 
le dénominateur commun des hommes. Il pousse l’homme vers l’homme, à l’écoute d’un 
même appel, d’un même absolu, d’une même inquiétude et d’une même recherche il rejoint 
déjà une définition de la condition humaine et déjà il en est un témoignage. 

     Les échanges culturels n’agissent pas seulement comme une confrontation des 
expériences et de leurs résultats, comme un échantillonnage d’œuvre offertes à la 
découverte, l’admiration et à la méditation de l’étranger. Autrement dit il ne s’agit pas de 
satisfaire une simple curiosité, de dresser un bilan, de faire le point sur une somme d’autant 
plus difficile à évaluer et à apprécier qu’elle est un perpétuel devenir. 

      Ce qui est aisé dans le domaine politique et économique l’est moins dans celui des 
choses de l’esprit. On ne peut comparer deux cultures car la culture est indivisible et son 
authenticité nationale conditionne son universalité. Ce n’est point là un paradoxe. 

     Dans un monde qui se devance et s’élargit sans cesse, dans un monde qui semble refuser 
ses limites depuis l’intervention de l’aviation, des techniques audio-visuelles, depuis 
l’extension de la traduction, le pouvoir des rencontres et des échanges culturels est d’une 
autre nature et d’une autre portée. 

Ils sont la preuve qu’une Culture ne peut vivre repliée sur elle-même, qu’elle a besoin de 
rayonner pour s’enrichir, pour s’encourager elle-même, pour multiplier à l’infini sa 
dynamique et sa vitalité. La Culture s’aère, s’oxygène au contact des autres apports. Elle ne 
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s’exporte pas, ne se transplante pas mais se réalise et s’épanouit dans ces confluences 
supérieures qui la révèlent à elle-même et aux autres. Elle n’en perd pas pour autant son 
originalité, son message hérité d’un <leg> vénérable, mais au contraire se prémunit contre 
une stagnation qui lui serait mortelle, un piétinement qui lui serait fatal. C’est en se mêlant 
aux autres cultures qu’elle sauvegarde le mieux son authenticité et ses possibilités de 
renouvellement. 

Car elle est un organisme vivant, essentiellement vivant et l’antarcie signifierait pour elle 
l’asphyxie à brève ou longue échéance. Elle risquerait alors de finir comme un artisanat de la 
pensée et si l’artisanat offre la plénitude de techniques mises au point, il se condamne lui-
même a l'inertie car souvent  il ne se repense pas, il ne se renouvelle pas. Le grand musicien 
hongrois Béla Bartok l’a compris qui a entrepris le recensement systématique et l’étude 
approfondie des thèmes folkloriques tziganes pour leur redonner une vigueur et une 
dimension sans lesquelles ils auraient végété au violon monotone d’un exotisme de cabarets 
pour touristes. 

       De nos jours le cinéma, de par son incomparable audience et son incomparable mobilité 
est un des moyens les plus efficaces en matière d’échanges culturels. La musique, la 
peinture, tous les arts graphiques et chorégraphiques en général, peuvent franchir les 
frontières sans trop souffrir du <dépaysement>. La littérature demeure la moins favorisée 
car elle pose d’une manière impérieuse le problème linguistique, c'est-à-dire celui de la 
traduction. Il est évident qu’une œuvre non traduite est une œuvre limitée dans son rayon 
d’action spirituelle. Un séminaire d’intellectuels arabes, réunis au début de ce mois à Damas, 
a à juste titre, déploré le peu d’efforts qui a été déployé pour faire connaître au monde les 
ouvrages hautement représentatifs de la pensée arabe. Il a étudié le problème de la 
traduction et de la diffusion du livre arabe, trop peu connu, ou tout simplement méconnu. 
Cette lacune apparaît plus douloureusement évidente à la lumière tragique des événements 
du Moyen-Orient. Le livre n’est pas seulement un instrument de culture, une œuvre d’Art, il 
est aussi un moyen d’information et comme tel rejoint les préoccupations d’une actualité 
brûlante. Les impérialistes le savent qui ont utilisé la culture à des fins politiques dans une 
colossale entreprise de propagande et d’intoxication ayant pour but de conditionner 
l’opinion internationale en faveur de l’agresseur. 

      De nos jours que jamais la Culture intervient dans la vie des hommes, dans leur destin 
quotidien. De nos jours plus que jamais elle est l’affaire de tous et ne se résigne plus à la 
gloire étriquée et malsaine de sa solitude. 

                                                               

Culture et niveau culturel (23 Décembre 1967)  

  Chaque fois qu’une école s’ouvre en ce pays, qu’une route est construite qui a raison des 
horizons, chaque fois qu’une nouvelle ligne électrique recule les limites du jours en 
rétrécissant celles de la nuit, chaque fois qu’un travail d’homme s’achève et qu’un autre 
commence, qu’un puits est creusé, qu’un arbre est planté, chaque fois qu’une terre est 
gagnée sur la rocaille et sur les ronces, qu’une usine tourne, que l’hygiène d’une ville 
s’améliore, que la toxicose recule, que le trachome régresse, dans cette Algérie immense où 
le verbe faire est le plus beau de tous, il y a forcément une victoire de l’esprit et une 
possibilité renouvelée de vie culturelle. 
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     Cette vie culturelle s’inscrit dans tout un ensemble de sous-développement et de 
développement. Elle est le  reflet de cet ensemble. Elle participe de cet ensemble. Elle se lie 
et se rattache à toute la vie nationale, à la dynamique d’un pays qui réintègre à peine sa 
personnalité, qui récupère peu à peu son âme, en s’installant depuis son indépendance dans 
sa souveraineté. Autrement dit, la vie culturelle n’est qu’un des aspects de la réalité 
algérienne, un aspect qu’on ne peut dissocier de tout un contexte économique, politique, 
social. Elle s’explique et s’analyse parfaitement dans ce contexte. Les difficultés qu’elle 
rencontre sont celles que nous retrouvons dans tous les autres secteurs de l’activité du pays. 
Son essor se fera,-et se fait-, parallèlement à l’essor qui s’opère dans les autres domaines. 
Cet essor ne se fera pas en  un jour, ne dépend pas d’une décision et ne relève pas d’un 
miracle. Il exige du temps, beaucoup de temps, une étude sérieuse des problèmes, 
d’énormes moyens matériels et humains, une mise en condition culturelle. 

       Cette mise en condition culturelle ne peut être réalisée, ne peut être obtenu, 
solidement, profondément, efficacement, en premier lieu, que par l’école. Il serait vain, 
égoïste ou imprévoyant de le nier. La vie culturelle n’aura de signification pleine et entière, 
n’aura d’avenir fécond chargé de possibilités créatrices que lorsque tous les Algériens et les 
Algériennes, des villes et des compagnes, sauront lire et écrire. Alors, et alors seulement, on 
pourra réellement parler de culture en Algérie, alors et alors seulement l’intelligence 
algérienne sera en mesure de donner, de produire, de créer, d’enfanter les œuvres qui 
couvent en belle. 

      Certes, dans toutes les branches de la pensée, en Littérature, en peinture, en musique, 
au théâtre, au cinéma, l’Algérie s’honore déjà de noms valeureux et prestigieux, porteurs de 
talents sûrs et signataires d’œuvres éminemment valables. 

      Mais lorsque nous parlons de Culture, nous entendons le niveau culturel d’un peuple à 
un moment donné de son existence historique et non pas des individualités isolées dont la 
rareté ne met pas en cause le génie mais néanmoins fournit la preuve  péremptoire, de 
l’indigence d’une situation héritée d’une Histoire contractée et malmenée. 

     Parce qu’on vérité la Culture, dans un pays quel qu’il soit, n’est pas la seule affaire des 
spécialistes, intellectuels, artistes, créateurs, chercheurs, l’affaire de ceux qu’on nomme un 
peu pompeusement <les gens cultivés>, bref l’affaire de ce qu’on désigne encore plus 
pompeusement par l’étiquette <d’élite>,non en vérité la culture est l’affaire du plus grand 
nombre et doit tendre à devenir l’affaire de tous. 

      La culture concerne, par sa présence comme par son absence, une société dans son 
ensemble sinon dans sa totalité. Elle en imprègne l’existence quotidienne, le mode de vie, le 
mode de loisirs et de distraction. Elle donne aux hommes cette coloration  particulière et ce 
style caractéristique qui les distinguent et dont toutes les nuances se fondent au creuset de 
la Civilisation universelle. La Culture est un état avant de devenir une tendance. Ce n’est 
qu’ensuite, de la masse, c'est-à-dire du plus grand nombre, que jaillissent les individus qui 
s’y  consacrent dans le monde des Arts et des Lettres, des Sciences et de la technologie. 

        De quelque façon qu’on l’aborde, le problème de la Culture,- et particulièrement dans 
un pays comme le nôtre- rejoint celui de l’école, de la scolarisation, l’Alphabétisation et les 
moyens audio-visuels ne sont là que pour remédier à un certain état de fait, que pour  aider, 
que pour parer au plus pressé, tellement la tache est innombrable, tellement il est urgent de 
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rattraper le temps perdu, le temps laissé inculte, le temps laissé criminellement en friche par 
l’époque coloniale. 

       Tout se tient d’ailleurs et dans ce domaine comme dans bien d’autres, il s’agit de la mise  
on valeur du pays, du développement de ses ressources matérielles et intellectuelles. 

      La culture aura toujours comme un goût de luxe et de pêché tant qu’elle demeurera le 
privilège de quelques-uns seulement. L’école est porteuse de justice et d’égalité. Pour que la 
culture cesse d’être un luxe et tout luxe peut paraitre indécent dans un pays sous-développé 
–il faut qu’elle devienne l’affaire de tous, il faut qu’elle soit à la portée de tous. Car, de par sa 
nature et de par sa vocation, elle n’est pas un luxe mais un besoin matériel de l’homme. Elle 
n’est pas d’utilité secondaire. Elle est un droit et un devoir tout à la fois. 

        La génération qui lève, celle qui vient d’avoir vingt ans dans l’Algérie indépendante, est 
déjà lourde de promesses et de possibilités. Elle surgit dans un pays aux ressources 
étonnantes, à la vitalité incomparable, à la sagesse intarissable. Comme la nôtre – mais 
totalement libérée du colonialisme –elle a des livres à écrire, des tableaux à peindre, des 
musiques à composer. 

      La culture algérienne attend beaucoup d’elle. Elle est conviée aux aurores.           

 

Culture et mieux- être (13 Janvier 1968)  

     C’est aussi être un < artiste engagé > que d’interroger une rose sur le mystère de son 
talent, que d’admirer sur les hautes-terres les incendies du crépuscule et la gloire des 
aurores, c’est aussi un <artiste engagé> que de voir dans le vent le vœu profond des flûtes et 
dans les cheveux d’une femme la caresse d’un rêve. 

    C’est aussi être un <artiste engagé> que d’échapper au vertige des mots et à la mécanique 
des jargons pour saluer des phrases simples, des phrases qui racontent une orange, un 
enfant qui s’étonne, un émoi qui s’éteint, une eau qui court à son destin, une main qui vous 
sourit…l’Art est partout. C’est en ce sens qu’il est humain. C’est en ce sens qu’il est divin. 

     Si ardue qu’elle soit, la réalité autorise toujours un rayon de tendresse, un morceau de 
ciel bleu. L’homme est fait pour le bonheur et par de-là ses croyances, ses options 
philosophiques  et politiques, c’est ce qu’il tient à atteindre, c’est ce qu’il cherche à réaliser. 
Tout le vocabulaire bergsonnien ne pourrait dire cet <élan vital>, cette envie de vivre, cet 
<appel> qui animent les Algériens et qui mettent dans le regard de nos enfants les plus 
déshérités cette tragique espérance, cette flamme, cette aptitude au bonheur, cette soif de 
sourires.  

     Le colonialisme nous interdisait l’accès à une existence normale, le seuil des joies 
supérieures, la réalisation de nos rêves d’enfance. Nous appartenons à une génération qui 
s’émerveillera toujours de ce drapeau, de cette carte d’identité nationale, de ce passeport 
algérien. Nous en savons le prix. Cet émerveillement n’est pas un nationalisme étroit et 
anachronique, du déroulède en vert et blanc. Il est la conscience lucide d’une victoire et la 
mesure exacte d’une dignité. La liberté est la première mesure de la dignité humaine. 
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     A ceux qui reprochaient aux productions algériennes d’être des œuvres graves, des 
œuvres des combat, des œuvres <tristes>, il est aisé de répondre par l’impératif des priorités 
et par le fait que la réalité coloniale n’incitait guère à la joie. Mais cette joie demeure, cette 
joie existe, latente, inassouvie, intacte, féconde. 

Et chacun sait bien que l’espérance est un commencement de joie. 

      Nous ne sommes pas plus faits pour la tristesse que pour le malheur. Personne n’est fait 
pour la tristesse ou pour le malheur. L’artiste moins que quiconque qui a le suprême 
privilège de créer. L’artiste moins que quiconque qui est tout à la fois espoir et espérance. 

     Nous ne sommes pas plus faits pour la tristesse que pour le malheur, parce nous savons 
que le premier novembre 7611 était un acte sublime d’optimisme, l’optimisme de tout un 
peuple, parce nous vivons sur une terre de grande lumière, aux vastes horizons, aux grands 
espaces du cœur et de la géographie. 

     Nous ne sommes pas plus faits pour la tristesse que pour le malheur, parce que les 
damnés de la terre refusent leur damnation, rejettent la malédiction et prennent un peu 
partout sur la terre leur destin en main. 

     Par de-là sa signification politique, cette aspiration à une vie normale était la leçon de 
Bandoeing. Par de là sa signification économique, cette même aspiration se retrouvait à 
Alger lors de la réunion des <11>. Et le congrès qui vient de s’ouvrir à cuba, et qui a pour 
mission d’étudier les formes de lutte contre le sous-développement culturel, rejoint cette 
obsession des hommes décidés à vivre debout. 

     Dans ce combat pour le développement et pour une plus juste répartition des richesses, 
la culture trouve naturellement sa place et son emploi. C’est aussi pour elle que des hommes 
luttent et parfois meurent, pour elle, parce que sans elle il manquerait une dimension à 
l’humanité, la plus importante de toutes peut-être. 

Un intellectuel digne de ce nom ne peut rester indifférent ou se réfugier dans les altitudes 
confortables de l’abstraction. La <plus haute branche>, <la plus haute tour>, ou la <tour 
d’ivoire>, sont des attitudes impensables, odieuses, et qui seraient dans nos pays un 
véritable blasphème. Le destin de l’intellectuel s’intègre totalement au destin de toute la 
nation dont il est, qu’il le veuille ou non, un citoyen privilégié. Ce privilège le lie par un 
véritable contrat moral à sa communauté. 

     Tous les efforts doivent tendre à combler cet écart, cette marge vertigineuse qui existe 
dans les pays frappés d’analphabétisme, entre les intellectuels et le reste, et l’ensemble de 
la nation. C’est d’ailleurs pour la nation une question de vie ou de mort. Dès lors, et toujours, 
et sans cesse, et inévitablement, nous retrouvons et se pose à nous le problème de la 
scolarisation, de l’alphabétisation. Dès lors, nous retrouvons, providentielle, irremplaçable, 
l’école, l’école algérienne, cette école qui, dans un temps plus ou moins long, mais 
inévitablement, aura raison du sous-développement culturel. 

     La culture n’est pas un luxe, une manie de raffinés, une simple satisfaction d’esthètes. Elle 
colore la vie, l’existence de tous les jours, elle imprègne une destinée. Elle élève un niveau 
de vie tout comme un salaire amélioré augmente un pouvoir d’achat et partant de 
consommation. Les peuples qui luttent encore pour la liberté en savent le prix. 
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     Tout dernièrement, à l’occasion des fêtes du nouvel an, le président Ho-Chi Minh 
s’adressa au peuple martyr et héroïque du Viêt-Nam. C’est en vers qu’il le fit. 

 

Culture normale et décentralisation (03 Février 1968). 

Décentralisation, déconcentration, ce sont des mots à l’ordre du jour, et pas seulement en 
Algérie, et pas seulement dans les secteurs économiques et dans le domaine politique. La vie 
culturelle les actualise à son tour et il apparaît de plus en plus nécessaire de repenser 
l’équilibre et les rapports capitale-province. 

     Dans tous les pays, d’une façon générale, la capitale exerce un attrait et une attraction qui 
regroupent et hypertrophie en elle l’essentiel de l’activité intellectuelle de la nation. Siège 
du gouvernement et des instances suprêmes, elle est le haut-lieu de l’état et les hommes de 
culture et de sciences y viennent chercher l’ultime consécration. 

     En Algérie, la création des Universités d’Oran et de Constantine a pour but, et devrait 
avoir pour effet, de décharger celle d’Alger, de lui épargner une saturation préjudiciable. Il 
s’agit en premier lieu d’aboutir à une répartition de la vie universitaire. On pourrait même 
envisager dans une seconde phase une certaine spécialisation des facultés, et Constantine 
nous paraît toute indiquée pour l’étude des lettres et plus particulièrement des lettres 
Arabes. Capitale et province ne s’opposent pas mais se complètent, se prolongent l’une 
l’autre, s’alimentent, réciproquement et partant se font vivre. Le mot <province> s’épure 
ainsi de son sens péjoratif et celui de <capitale> de son égocentrisme. 

     C’est un préjugé fort répandu- et nous semble-t-il directement hérité du fait colonial-, 
particulièrement chez les intellectuels : la réussite passe inévitablement par la capitale. Il 
s’établit ainsi toute une table de valeurs, faussée au départ, et qui dénature la réalité de la 
géographie intellectuelle du pays. 

      Les pays hautement développés d’Europe et d’Amérique ont d’ailleurs compris la 
nécessité de cette décentralisation culturelle, tant dans le domaine universitaire 
qu’artistique, théâtral, cinématographique, scientifique, etc.… la création d’Instituts 
spécialisés se fait en fonction des caractéristique régionales, des complexes industriels ou 
des entreprises agricoles. Les théâtres <périphériques> ou de province dégorgent des 
capitales qui ne peuvent plus assurer leur développement et que menace l’asphyxie. Les 
créateurs et les chercheurs se réfugient volontiers dans cette province autrefois calomniée 
et méprisé, autrefois symbole de monotonie et d’ennui. Ils trouvent un calme et une 
sérénité que ne peuvent plus leur offrir les grandes villes. Ils y trouvent en premier lieu le 
temps nécessaire à leur création et à leur recherche car ce qui caractérise de plus en plus les 
énormes métropoles c’est l’incroyable consommation de temps qui s’y fait. En province, le 
temps est encore disponible. et c’est une matière première avec laquelle il faut compter. 

      Lorsque la télévision algérienne couvrira l’ensemble ou la quasi-totalité du territoire, - et 
cela ne saurait tarder- les studios de Constantine, qui vient d’être dotée d’une moderne < 
maison de la Radio>-  deviendront un véritable centre de Production, autrement dit un 
complexe cinématographie, dont le rôle sera d’alimenter l’ensemble du réseau. Ce sera là un 
exemple vivant de cette décentralisation salutaire, de cette répartition rationnelle des 
taches et des activités. Les films tournés et montés ici, les émissions réalisées, seront ensuite 
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distribués par toute la chaîne nationale. La mise en marche de cette Maison de la Radio 
suppose, en plus d’un équipement approprié, la présence de techniciens et l’existence de 
producteurs. Il est bien évident que ces producteurs et ces techniciens ne pourront tous être 
recrutés sur place. La venue d’éléments étrangers à la ville ou à la région ne pourra 
qu’enrichir cette ville ou cette région. De même, des étudiants qui ne seraient pas originaires 
de l’est algérien, et qui suivraient leurs études ici à Constantine, contribueraient beaucoup 
au développement de cette dernière. Car on ne saurait confondre décentralisation et 
régionalisation. Il faut au contraire aboutir à des échanges inter-régionaux, à des 
<mélanges> des brassages, à des apports réciproque qui, sans nuire à la personnalité 
profonde de chaque ville et de chaque province, viendraient enrichir plus encore leur 
algérianité. 

     En matière culturelle comme dans le secteur économique, la mise en branle d’une unité 
de production déclenche des effets multiplicateurs qui donnent la mesure de la vitalité de 
cette entreprise. Constantine devenant un centre de production pour la télévision, cela 
suppose une collaboration accrue avec toutes les sources culturelles dont nous disposons : 
Université, théâtre, orchestres, tourisme, musée, etc.… cela suppose surtout un souci 
toujours plus grand de la qualité des productions offertes aux téléspectateurs. Dotée d’un 
équipement ultramoderne, nous sommes en droit d’attendre des programmes de haute 
tenue et de haute densité. 

      Tout se tient en matière culturelle, et il est rare qu’un secteur se développe sans qu’il 
n’entraine dans sa dynamique tout un ensemble. Dès lors la décentralisation permet une 
saine émulation. Il ne s’agit plus seulement d’être présent, de faire face, de parer au plus 
pressé, de se contenter d’un train-train à la petite semaine. Il ne faut pas hésiter à voir grand 
pour voir loin. L’audace, en matière de production, donc de création, est une attitude 
éminemment payante. Cela ne doit pas nous faire oublier, bien ici comme ailleurs, que le 
succès dépend de l’organisation et que l’organisation ne s’improvise pas. La bonne volonté 
et le talent ont besoin de cadres soigneusement étudiés, souples et mobiles, et d’un 
minimum irréductible de planification. 

Toute une région du pays, vénérable entre toutes, doit naître et renaître à la culture, à la vie 
culturelle, à ses joies et à ses enrichissements. Le courrier que nous recevons régulièrement 
est significatif de l’intérêt que suscite par ici la chose naturelle. 

     Autour de son journal, de sa radio, de ses théâtres, l’Est algérien est lourd de promesses 
offertes à la nation toute entière. 

                          

 

Le pays profond (17 Février 1968)  

 Au cours de son intervention à la conférence des présidents des Assemblées Populaires 

Communales, Monsieur Mohamed Benyahia, ministre de l’Information, s’est empêché sur du 

«déracinement culturel». Il déclara entre autre : «Une politique culturelle en Algérie doit donner au 

peuple la possibilité de retrouver sa tradition artistique et intellectuelle. Il faut à la fois retrouver et 
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recréer des œuvres passées, les diffuser et susciter des créations modernes dont les sources 

d’inspiration retrouvent l’authenticité d’une âme nationale». 

     On ne pouvait mieux définir le drame de la culture algérienne et ses perspectives. 

    Il s’agit bien en effet d’une politique, c'est-à-dire d’un choix et d’une organisation qui se 
posent à l’échelle nationale. La culture est aussi un problème d’Etat et de gouvernement. 
Elle concerne directement, pleinement, en profondeur, dans sa substance s’est  penché sur 
le problème du «déracinement culturelle alimente le patrimoine national et participe au 
développement d’ensemble. Cette production, si elle a parfois besoin de solitude créatrice, 
pour sa réalisation, sa conservation et sa diffusion, elle a besoin de tout un appareil aux 
rouages complexe : Maison d’Editions, librairies, conservations, musées, techniques audio-
visuelles, etc.… pour ne citer qu’un exemple, celui de la littérature, jusqu'à présent, nos 
livres étaient édités à l’étranger par des éditeurs auxquels nous ne rendrons jamais assez 
hommage, puisqu’ils ont pris la responsabilité de nous publier à une époque où cela 
comportait des risques certains, où cela équivalait à une prise de position politique en faveur 
de l’Algérie combattante. 

 On pourrait, ici, aujourd’hui, envisager l’édition massive de ces œuvres qui appartiennent en 
premier lieu au patrimoine culturel algérien. De même, en peinture, en musique, en matière 
de Cinéma, de Théâtre, de Radio et de la Télévision, il est évident que le seul talent ne suffit 
pas et a besoin de l’appui financier et matériel de l’Etat, pour toucher les plus larges masses. 
Car c’est là l’objectif premier : la culture doit atteindre, pénétrer, concerner les plus larges 
masse. Elle doit cesser d’être une exception et un privilège pour imprégner tout un niveau 
d’ensemble. Trop souvent urbaine et citadine, elle doit comme l’électricité, comme la 
lumière, s’étaler, rayonner, se fixer, au-delà des grands centres, dans nos campagnes, ces 
campagnes qui constituent un réservoir inépuisable de poésie, de légende, de chansons. Elle 
se libère en se retrouvant, en retrouvant cette âme nationale qui est le sceau des œuvres 
humaines valables. Très paradoxalement, mais cela se vérifie toujours, c’est à force de 
correspondre une réalité humaine bien précise, qu’une culture atteint à l’universalité. 
Conservation, production, diffusion, ce sont là des tâches et des objectifs qui nécessitent 
d’énormes moyens matériels et qui animent une culture en la propageant. Il est bon que les 
artistes et les intellectuels prennent contact avec le public, procède ainsi à des échanges et 
des confrontations qui ne peuvent qu’être salutaires à la culture elle-même. Il s’agit en fait 
d’une double initiation et d’une double découverte, d’un dialogue, la culture cessant d’être 
l’apport unilatéral, donc incomplet, de ces artistes et de ces intellectuels. Le romancier ne se 
contente plus d’écrire son roman, le poète son poème, le musicien sa partition, le peintre ne 
se contente plus de faire sa toile. La publication et l’exposition deviennent des occasions de 
rencontres, de discussions, d’explication. Ainsi diminuera la distance qui sépare 
inévitablement l’artiste de son public. Ainsi l’acte culturel devient un rendez-vous. 

     La création était déjà l’occasion d’un rendez-vous de l’artiste avec lui-même. Elle lui offre 
désormais la possibilité d’un rendez-vous avec ce peuple dont il est issu, dont il partage les 
chagrins et les joies au creuset de l’œuvre présentée. 

     Cette âme nationale qui éclaire une œuvre tout en l’inspirant, venue du fond des temps, 
chargée d’histoire, façonnée par la longue marche, le long itinéraire d’un peuple vers son 
indépendance, façonnée par son combat pour sa vie et sa survie, cette âme nationale qui 
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nous distingue et nous valorise, nous la retrouverons et nous la trouverons dans nos valeurs 
premières, dans nos valeurs fondamentales. Jaillies et secrétées par l’arabo-islamisme. 

     Cette âme nationale, cette âme qui se retrouve, cette âme qui se réintègre, aura raison de 
ce déracinement culturel directement lié à la parenthèse pathologique coloniale. 

   Le peuple algérien, comme tous les autres peuples, plus qu’un autre peut-être, tellement il 
en a été privé, voue un véritable culte aux choses de l’esprit. Vieux peuple rescapé du délire 
impérial, attaqué, saigné, livré, sciemment et scientifiquement à la cécité de 
l’analphabétisme, dérouté un long moment de son chemin originel, amputé de ses horizons, 
contrarié dans sa religion même, mais vieux peuple incassable, indomptable et finalement 
intacte, se réfugiant dans son livre sacré et faisant de ses nostalgies des espérances, se 
refusent à tout ce qui lui est étranger pour mieux vivre à l’unisson du monde, avoir du talent 
et le lui délier est une autre façon de le servir, une autre façon de le mériter.  

    La fidélité à nos valeurs ne procède pas d’une décision, ne découle pas d’une option. Nous 
n’avons pas choisi d’être arabes et musulmans. Nous sommes arabes et musulmans. Cette 
culture, qui tout à la fois est en train de naître et renaître, cette culture authentiquement 
algérienne est plus qu’un accomplissement. Elle témoigne de la merveilleuse vitalité d’une 
terre douloureuse, courageuse et féconde. 

 

Le retour des cigognes (24 février 1968 )  

         Les premières cigognes sont revenues. Ce n’est pas là direz-vous, à proprement parler 
un événement culturel. Qui sait? Il suffit pour cela du regard d’un poète et tous les algériens 
sont plus ou moins poètes. Cette prédisposition est la caractéristique des peuples qui ont 
appris, au cours d’une histoire douloureuse, à se rassurer à la permanence des choses. Le 
miracle est que cette sensibilité soit demeurée intacte, nullement émoussée par une vieille 
expérience du malheur, toute prête à s’émouvoir, toute prête à vibrer, preuve d’une santé 
morale qui pourrait faire bien des jaloux de par le monde. 

   L’Art, comme la recherche scientifique, serait un simple jeu de l’esprit, s’il n’avait pour 
destination essentielle le mieux-être des hommes, leur dépassement jusqu’aux contrées 
supérieures et privilégiées où ils se retrouvent véritablement, où ils sont véritablement eux-
mêmes. L’Art, comme la recherche scientifique, lorsqu’il n’est qu’un simple jeu de l’esprit, 
lorsqu’il échappe à l’attraction humaine, tout comme ces météores perdus, se noie dans 
l’aventure sans fin et sans but des déserts glacés de la pensée malade. Il naît de l’humanité 
pour retourner à l’humanité, du peuple pour retourner au peuple. Lorsqu’on croit créer on 
ne fait que retrouver et qu’expliciter ce qui préexistait à l’état latent dans la sensibilité et 
dans l’intelligence du peuple. Et c’est à cela d’abord qu’un artiste doit sa représentativité et 
son authenticité. 

     Dernièrement un lecteur de «Révolution Africaine» s’étonnait d’un prétendu silence des 
écrivains algériens et se demandait si la réalité, depuis l’indépendance ne nous inspirait pas. 
Il n’y a pas eu un silence des écrivains depuis l’indépendance et il suffit pour s’en convaincre 
de consulter une bibliographie récente, de lire notre presse ou d’écouter notre radio. Dans 
les autres secteurs de l’activité culturelle, Peinture, Cinéma, art graphique, la qualité de la 
production n’est plus à démontrer et s’impose d’ores et déjà à l’étranger, comme elle s’est 
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imposée chez nous en Algérie. C’est d’ailleurs moins le problème de la production, de la 
création culturelle qui nous préoccupe que celui de l’organisation de la vie culturelle elle-
même. Il ne s’agit pas simplement d’écrire mais de publier, de peindre mais d’exposer, de 
rédiger un scénario mais de le réaliser, de composer une partition musicale mais de 
l’exécuter. Nous sommes sans cesse confrontés aux mêmes nécessités. La diffusion de la 
culture suppose et exige un appareil approprié et des structures adéquates si l’on ne veut 
pas que la culture demeure le privilège d’une minorité et de ce fait même ne bénéficie pas 
du souffle vivifiant et tonique des plus larges masses. Parallèlement à la scolarisation et à 
l’alphabétisation, dans un pays comme le nôtre, les techniques audio-visuelles sont d’un 
apport incomparable, d’une contribution inestimable dans cette entreprise d’initiation 
culturelle, au rendez-vous des valeurs retrouvées. 

     Pour l’instant, si tout le monde hélas, ne peut lire un roman ou une pièce de théâtre, tout 
le monde peut voir sur scène cette pièce ou à l’écran ce roman adapté. Des causeries, des 
entretiens, des conférences, des tables rondes, télévisés ou non, contribueront efficacement 
sur tout le territoire, à la connaissance et à la diffusion de cette culture. 

   Organisation et décentralisation apparaissent, dans l’immédiat, comme deux solutions 
urgentes à apporter à ces problèmes qui sont loin d’être des problèmes secondaires. Chacun 
sait que la culturation d’un pays participe directement à l’édification de ce pays. Elle le 
concerne dans son âme et dans son esprit, dans ses réflexes et dans ses réflexions, dans son 
comportement intellectuel, moral et spirituel. Elle procède intimement de son 
développement au même titre que sa mise en valeur agricole ou industrielle. Son 
développement agricole et industriel lui donne ses titres. Son développement culturel lui 
octroie sa qualité. 

     La tenue prochaine d’une semaine culturelle nationale à Constantine témoigne de ce 
souci et l’inscrit dans cette perspective. Elle est aussi importante sur le plan culturel que l’est 
sur le plan politique la réunion du conseil des ministres à Batna. 

     L’intérieur du pays, c’est là une formule qui doit bien ce qu’elle veut dire et que l’on 
pourrait aisément inverser : le pays de l’intérieur, le pays profond, le pays vrai, vrai parce 
que appréhendé dans sa totalité, dans sa permanence qui est loin d’être figée, dans cette 
permanence rassurante qui le secrète et l’éternise… 

     L’intérieur du pays, le pays de l’intérieur, c’est là qu’il faut chercher et trouver la 
substance de l’œuvre à présenter et à offrir. Le pays est grand, grand géographiquement, 
grand humainement. Il est tout de nuances et de multiplicité dans son unité. Il propose à qui 
sait l’écouter et le comprendre des ressources inépuisables d’inspiration, littéraire, picturale, 
musicale, cinématographique. Dans son passé lointain, dans son histoire récente, dans son 
actualité présente, les sujets et les thèmes ne manquent pas qui tissent la trame d’une 
nation à la vitalité étonnante. 

    Les premières cigognes sont revenues, au rythme prodigieusement serein des mécanismes 
qui nous échappent. Le symbole est facile mais il se vérifie toujours, c’est sur les vieilles 
maisons de la ville- dans ce qu’autrefois les colonialistes appelaient avec mépris «la ville 
arabe»- que les cigognes font leur nid. 

    Aujourd’hui toute la ville est arabe, dans les retrouvailles sacrées de son passé fabuleux et 
dans l’attente d’un avenir qu’il nous appartient de préparer. 
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La culture Problème National (16 Mars 1968)  

     A parler de culture on finit forcément par se répéter. N’importe! La vie elle aussi se répète 
et la culture n’est rien d’autre que la vie. Comme elle, elle commence et recommence 
indéfiniment. Comme elle, elle se transmet au relais des générations et s’enrichit de l’apport 
de chacune d’entre elles. La culture est ce qui caractérise le mieux un homme et une société. 
Elle en est en quelque sorte l’accomplissement. 

      La culture n’est plus comme elle le fut trop longtemps  - ou tout au moins ne veut plus 
d’être- l’apanage d’une «élite» privilégiée. Cette volonté de la répandre, de la diffuser, de la 
populariser, cette volonté de la mettre à la portée de plus grand nombre sinon ce tous, 
constitue en soi un fait nouveau éminemment remarquable, une véritable révolution. Cette 
démocratisation des moyens culturels procède à la fois d’un sentiment profond d’équité, de 
l’énorme progrès des techniques audio-visuelles et de l’Edition, et enfin de la conviction qui 
s’est imposée qu’une culture qui ne rayonne pas est une culture qui s’éteint. 

     Un sentiment profond d’équité car tout le monde a droit à la culture, car nous savons 
qu’elles aussi indispensable que le pain, que le travail, que la santé. S’identifiant à la vie, la 
vie sans elle est incomplète, privée d’une de ses données et d’une de ses dimensions. 

Un sentiment profond d’équité parce que tout le monde a également besoin de culture et 
qu’une égalité véritable suppose aussi des possibilités culturelles offertes à tous. La création 
de centres culturels s’avère d’ores et déjà comme aussi importante que la création d’écoles. 

Les uns ne vont pas sans les autres pour se réalisent la jonction du livre et de sa leçon, de 
l’instruction et du savoir, la synthèse de la science et de l’art. 

     Le développement sans cesse croissant de l’audience et la qualité toujours plus grande 
des techniques audio-visuelles, révolutionnent littéralement les données de la vie culturelle. 
La radio, le disque et surtout la télévision sont désormais des auxiliaires incomparables de 
pénétration, d’explication et de vulgarisation. Ce développement des techniques audio-
visuelles, particulièrement dans un pays que caractérisent les méfaits de l’analphabétisme et 
les grandes distances modifiera sans cesse et dans le sens du progrès le niveau culturel 
d’ensemble. Cette modification se fait en profondeur, presque à notre insu. Parallèlement à 
la radio, à la télévision, au disque et au cinéma, les possibilités de l’Edition sont infinies et les 
efforts doivent porter sur le prix du livre, sur la multiplication des librairies et des 
bibliothèques. 

     Une culture est malade qui se contente du cercle étroit d’initiés rares et privilégiés. Elle a 
besoin pour son essor et pour son épanouissement de l’oxygène des masses, de l’ample 
respiration du peuple. Elle se renouvèle dans les préoccupations et dans les espérances de 
ce peuple qui la secrète et la transmet, de ce peuple qui la reçoit et qui la donne. Ainsi, dans 
cet échange permanent, la culture se crée et se recrée à l’infini, tout à la fois inspiration et 
aspiration. Les conférences, les expositions, les tables rondes, les débats, n’ont d’autre but 
et d’autre intérêt que cet échange, ce dialogue et en fin de compte, cette confrontation du 
pays avec lui-même. 

     Par sa présence comme par son absence, la place que tient la culture dans les 
préoccupations des algériens et particulièrement de nos jeunes, suffit amplement à 
démontrer à quel point une vie serait terne que n’ensoleilleraient pas les forces de l’esprit. 
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La culture est le souci de tous. Cela demeure très réconfortant et témoigne d’une profonde 
vitalité et d’une merveilleuse santé. Notre peuple a faim, a soif de culture. Cet appétit et 
cette soif affirment et réaffirment sa prédisposition aux choses de l’Art, ses vieilles traditions 
d’humanisme,  son goût inné pour la poésie et la science. Il sait, il sait parfaitement le prix et 
le poids de la culture. 

     La semaine Culturelle Nationale, organisée Par le Ministère de l’information sera 
précédée ici par une semaine plus spécialement constantinoise qui sera le prélude en 
quelque sorte de la semaine Nationale. C’est dire l’importance que l’on accorde partout aux 
manifestations de ce genre, c’est dire enfin que cette culture, latente dans les esprits, et 
présente dans nos œuvres a besoin aussi de décentralisation, d’organisation et d’animation. 
Nous insistons sur l’animation parce que la culture ne doit plus être figée, prisonnière d’une 
bibliothèque, d’un musée ou d’un conservatoire. Vivante par nature et par destination, c’est 
dans son rayonnement que la culture atteint son but et par-là même se recharge en 
possibilités nouvelles. Elle est le lien du passé et du présent, l’affirmation d’une permanence. 

      Des manifestations du genre de celles qui se dérouleront bientôt dans nos murs, doivent 
se multiplier tant dans notre ville que partout sur l’ensemble du territoire. L’élévation du 
niveau culturel doit concerner le pays tout entier et avoir raison des douloureuses disparités 
qu’il y a encore entre nos campagnes et nos centres  urbains. Il est évident que dans ce 
domaine, une décentralisation rationnelle poussée et la couverture toujours plus ample du 
réseau de Radio et de télévision, réduiront considérablement les obstacles que posent chez 
nous les grandes distances. 

   Chacune de nos villes, chacun de nos villages, chacune de nos régions, offrent des 
ressources et des possibilités culturelles dont la somme se reflète au génie de tout un peuple 
et tisse la trame profonde d’une âme nationale. C’est en ce sens que la culture s’identifia à 
l’éternité dynamique de l’Algérie. C’est en ce sens qu’elle est l’affaire de l’État et du citoyen. 

 

 Marhaba (3 Septembre 1965)  

Les mains sont des oiseaux...je sais des pays que l`on aborde avec des souvenirs.            

L’Algérie a tellement fait parler d’elle qu’elle ne se découvre pas. Elle se visite. Elle confirme cette 
impression du déjà-vu. Nous la retrouvons. On n’arrive  jamais pas la première fois en Algérie. Et 
l’lorsqu’on s’en va, on ne le quitte pas pour toujours. Cet avion est venu comme on frappe à la porte` 
`entrez...je vous attendais``. 

Je ne savais pas ce que le mot ``trésor`` dont j`aimerai faire un prénom voulait dire. Alger...c’est un 
mot qui fait de la musique. Un mot qui veut des majuscules. C’est un brin de lyrisme. Une goutte de 
chimère.la ville se rassure au soleil et s’éparpille dans sa pudeur. 

Ce drapeau, mon dieu, tout ce qu’il a fallu. 

Ils sont de la dentelle... 

Ce ciel a du talent. 
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Par un air de musique, on fait des promenades et j’emprunte une route.je ne sais plus choisir quand 
j’ai le choix. 

La route qui se débranche, qui déambule, la montagne, la mer, une espèce d’abondons, une sorte 
d’exposition en couleurs naturelle. Les regards ne se refusent rien. Les pays kabyles…bougie… 

La Kabylie, c’est la préface de Constantine c’est un point d’exclamation.il y a comme un défi dans ce 
chef d’œuvre. Un socle, un piedestal.la nostalgie nous contemple. Tout en bas la plaine s’étale, 
sultane au pied de son gardien.et le Rhumel la rejoint. Le Rhumel se libère de sa longue patience. 

Ces baigneuses se confondent avec la vie…la vie des éclabousses…par chez moi la vie s’appelle de 
l’eau.la vie s’appelle aussi, de la musique…ma belle a sa banlieue qui va j’jusqu’au Aurés…``je 
rentrerai dans Timgad endormie par la porte de Trajan`` 

A l’ombre du Chelia, Timgad monte la garde sur la fragilité des civilisations. 

Je viens de réaliser que le mot ``ruine`` ne voulait rien dire…nous savons que les cimetières ne 
meurent jamais. Le bonheur se réchauffe au soleil. 
Ils viennent de l’horizon, ils vont dans la légende, ils sont la légende et l’horizon. Ils soulèvent le sable 
et l’épopée.  Moins un pèlerinage qu’un rendez-vous. 
Tlemcen s’est installée dans sa noblesse. Elle en a conscience.et son excuse est sa beauté. Elle a 
fignolé son berceau. Elle a jalousement conservé un grand moment d’humanité elle témoigne. 
Et ses escadres, en chevelures, je sais qu’elles sont le monologue d’un passé qui raconte. Elles ne 
coulent pas. Elles s’écoulent…elles ont la grâce simple de l’authenticité .lorsque l’histoire bavarde, 
elle fait toujours des chansons. 
Et ses cascades, Tlemcen sans Bou-Medine serait une mouette dans son vol. Ce minaret demeure 
comme un fabuleux mât de cocagne. Il soutient le ciel comme prête serment.la porte s’ouvre…un 
cœur à  deux battants, un livre d’art. L’islam a dédicacé son message.la musique des mots retrouve sa 
cadence. 
Le m’Zab, une syllabe encore rêve quelque part eu bout de cette phrase qui n’en finit plus…la voilà, 
toute ramassée toute chaude, toute a du cœur.il en a même dieu et des hommes, Ghardaïa. 
La danse ici est une façon de parler…danger, le sable. 
Les gazelles nous conduisent, la piste nous attend. Le Sahara qui se souvient de sa réputation, ce 
seigneur calomnié, s’évertue à déployer ses fastes.il ne sait être que grand. C’est sa manière de nous 
rassurer.il se réhabilite par son génie.il se venge dans son  opulence. Cet artiste a du cœur.il en a 
même plusieurs. El Goléa : en prononçant ce mot a l’impression d’effaroucher un vol de tourterelle. 
L’ombre est toute bleu. Les rues s’amusent à se perdre. Les jardins font des merveilles. 
Est un effet d’humour ou d’hospitalité, ce lac, que le désert invente pour nous? 
Ce lac n’est pas un miracle, c’est peut être un miroir pour ce grand élégant. C’est peut être un regard 
qu’il renvoie vers le ciel. Ils sont survécus à quelque fin de monde, les chameaux. 
L’avion est venu. Le camion est venu.et les chameaux sont les orphelins des prouesses d’antan.de 
beaux navires à la retraite.et qui s’ennuient sur la grève. Ils ont fait leur temps. 
Charles de Foucauld à signer le livre d’or du sable. Un oiseau dans les arbres. je suis sûr que cela n’est 
qu’un au revoir… 
La vie qui veut vivre, que la vie reprenne ses droits. Nous visitons l’alégrésse.et comme partout dans 
le monde, la vie commence par un mariage. 
Ce ne sont pas des coups de fusils, ce sont des cris de joie une manière de ponctuer l’enthousiasme.  
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Il s’avance un plénipotentiaire du bonheur. Mais il faudra mériter la source. Cette eau que je vais 
boire je la bois à la source.et la source se défend, fait mine de se défendre alors qu’elle veut me 
rafraîchir… 
La poésie rentre chez elle…une comédie charmante va alors se jouer.la tradition du sud  veut que la 
famille de la fiancée, se considérant lésée, accueille avec hospitalité le futur seigneur et maître. 
Elle le punit de l’audace qu’il a de prendre femme. à son tour le soleil rentre chez lui…l’horizon 
s’ouvre comme deux bras… 
Je sais des pays que l’on aborde avec des souvenirs… 
Je sais des pays où l’on ne quitte jamais tout à fait… 
 
  Pour des vacances en Algérie (27Mai1967) 
 

CE pays qui est grand ; et qui nous vient du bout des temps, rescapé de toutes les crues 
historiques qui voulaient l’emporter, et qui s’en va au bout du sable, et qui s’en va au 
bout des cimes, qui nous revient comme une merveilleuse idée fixe, comme une saine 
obsession, le connaître, le bien connaître, le connaître par cœur, c’est aussi faire œuvre 
de culture. 

On peut dès lors mieux y croire, d’avantage l’aimer encore plus espérer. Ne pas le visiter, 
quand l’occasion nous en est offerte, C’EST SE PRIVER DE CES JOIES QUE L’ON S’OBSTINE A 
CHERCHER AILLEURS. Il est si triste le livre qu’on n’a pas lu, dont on n’a pas même découpé 
les pages ! Ce livre qui ne demande qu’à vous prendre par les yeux, qu’à vous prendre par la 
main. Il est aussi important de bien connaître son pays que de se connaître soi-même. Pour 
l’artiste en général, et l’écrivain en particulier c’est là la condition même de son authenticité 
et de sa représentativité. L’Algérie n’est pas une partie abstraite. Elle est tout à la fois une 
âme et comparable, vivante, surtout vivante. 

   POUR avoir beaucoup voyagé je sais combien les voyages élargissent et multiplient les 
horizons, combien les regards s’équilibrent dans une objectivité plus efficace, combien les 
appréciations deviennent plus prudents, plus sereines, combien les préjugés ne résistent pas 
à l’épreuve des contacts, des échanges, des découvertes. Mais je sais aussi que les voyages 
n’ont pas toutes les vertus et qu’ils ne forment pas forcément la jeunesse, qu’ils la 
déforment souvent. J’aime beaucoup l’expression : «On en revient vite» parce qu’elle 
implique une idée de retour. De retour à la source. Chez soi. Chez nous. «On revient vite», 
cela respire moins la déception que la sagesse. 

     Le colonialisme nous avait imposé une certaine forme d’Absurde. Notre pays n’était 
qu’une revendication. Nous n’en disposions pas. Les paradoxes tragiques, inhumains, les 
non-sens stupides, grotesque, faisaient la loi. Il est impossible d’apprécier un coucher de 
soleil à l’ombre d’un chapeau qui n’est pas le nôtre. Le colonialisme n’était pas seulement 
une épouvantable contrainte, une abominable coercition il était une injure permanente aux 
choses de l’esprit, un blasphème intolérable. 

A l’heure de l’agression coloniale – et cette agression dura de 1830 à 1962 – il est évident, 
que pour les Algériens, l’Algérie incitait peu au voyage, se prêtait mal pour nous au tourisme 
joyeux, aux vacances détendues. Nous n’étions pas chez nous. Nous étions à la porte de 
notre logis, à la rue de l’Histoire. 
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    NOUS sommes chez nous aujourd’hui. Ce chez-nous, comme on retrouve une maison 
longtemps occupée par des intrus, il nous appartient désormais de le visiter, d’en reprendre 
possession, d’en faire l’inventaire, d’y veiller, d’en faire le tour du propriétaire, de lui 
insuffler notre âme et notre esprit, de l’équiper. Ce chez-nous a bien sûr ses fenêtres 
ouvertes sur le monde. Son indépendance ne fait pas sa solitude. Elle permet sa 
personnalité. Jamais l’Algérie ne fut plus présente sur la terre que depuis qu’elle est libre. A 
la rue de l’Histoire elle s’installe à nouveau dans le Destin des Hommes. 

     Cet Absurde qui faisait que nous pouvions connaître Nevers ou Genève et n’avoir jamais 
mis les pieds à Alger ou Tlemcen – il faut dire que nos pères étaient alors Gaulois et qu’on 
nous parlait davantage de Guillaume Tell que de Mokrani, -- ces paradoxes qui nous faisaient 
rêver des neiges de Morzine alors que les neiges du Chélia ont la même éblouissante pudeur, 
c’est déjà du temps passé, du mauvais temps d’avant juillet, ce juillet qui en fit oublier un 
autre, un matin de 7691… 

      C’EST une attitude de colonisé que de ne concevoir des voyages, des vacances, un 
tourisme culturel ou de loisir, qu’ailleurs qu’en Algérie. Et c’est trop facile. Bien sûr la Savoie, 
bien sûr Paris, bien sûr Lausanne, bien sûr le confort, tout le confort, le téléphérique, le 
garagiste, bien sûr le dépaysement… mais jusqu’à quand ! Nous savons évidement tout ce 
qu’il y a de reposant pour l’esprit à s’oublier dans des pays qui paraissent poser moins de 
problèmes et qui nous épargnent en premier lieu le spectacle de la misère. Mais n’y a-t-il pas 
aussi dans cette fuite quelque chose qui rappelle l’autruche et une certaine paresse, et une 
certaine lâcheté? Après tout nous sommes ce que nous sommes et il nous appartient de 
faire sorte de devenir ce que nous voulons être. Il dépend de nous faire en sorte que ce pays 
merveilleux devienne une terre d’élection de vacances, de tourisme intérieur. Il en a toutes 
les possibilités et offre des ressources qu’on pourrait ailleurs nous envier. Je demeure 
persuadé qu’on peut aussi bien guérir d’une primo-infection à Chréa qu’à Comblouse… 

Et si cette montagne me plait je n’affirme nullement sa beauté en disant : «Tiens ! On se 
croirait en…». Djdjelli-Bougie, les genêts descendent jusqu’à la mer, la mer amoureuse est 
bleue qui s’amuse à grignoter son rêve : «On se croirait sur la Côte D’azur». Les cèdres de 
Bou-Hamama qui soutiennent le plus beau ciel du monde : «On se croirait dans les Alpes». 
Bougie fait penser à Super -Cagne. La rade d’Alger évoque la «Baie des Anges». La Mitidja 
rappelle la Provence et Tipaza le Lavandou. Quelle dérision ! On se croirait ailleurs. Partout 
ailleurs, sauf ici, sauf chez nous. Sauf chez nous dans cette Algérie si modeste, si méconnue 
et qui est si grande dame et belle en ses atours. Cette Algérie qui enchante tant d’étrangers 
et qui indiffère ceux-là qui ne savent même pas qu’ils vivent près d’un livre fermé qui 
contient les plus splendides des images.  

     Le crépuscule que j’ai vu tout à l’heure se défroisser sur la ville, croyez-moi, on ne peut le 
voir que par chez-nous. Et les cigognes de Sidi-Rached ne l’ignorent pas qui sont toujours 
attentives à ce miracle de tous les soirs. 
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Présence algérienne (22/07/1967)              

      En délivrant sa carte d’identité nationale des lettres Algérienne à Isabelle Eberhardt, 
Mohammed Salah Débris m’a refait penser à la polémique qui nous agita y a trois ans à 
propos de la parution de «l’anthologie Maghrébine des écrivains d’expression Française». 

Présenté par Albert Mimi, cet ouvrage nous avait pour notre part amené à une définition de 
l’Algérianité d’un auteur. Il n’est point dans mon propos d’y revenir pas plus qu’il entre dans 
mes intentions de présenter Isabelle Erberhardt. Mais outre son talent ensoleillé, ce qui 
m’avait frappé et conquis dans l’œuvre de cette femme c’était, et cela reste, sa générosité. 
J’ajouterai : Sa générosité Algérienne. 

     Car il existe une générosité Algérienne (on ne retrouve pas cette générosité chez Camus 
par exemple).Isabelle Eberhardt lia son destin au destin même de l’Algérie. Il n’est pas 
jusqu'à la façon dont elle mourut qui ne l’enracine encore à cette terre violente et douce. 
Elle aima ce pays d’un amour sans partage. Elle l’aima naturellement, spontanément, 
filialement. Elle se retrouvait totalement en lui. 

     Certes bien des autres -et des plus fameux- ont vibré à la découverte de l’Algérie. Daudet, 
Maupassant, Gide, on l’a dit, furent littéralement et littérairement éblouis par cette Algérie 
de contrastes et de démesure, par ce lyrisme de la plaine, l’audace frémissante de nos 
montagnes, l’indolence vertigineuse du sable, le monologue confidentiel d’une mer 
inoubliable, et ces rues de nos vieilles villes qui semble un pèlerinage et une introspection. Il 
faudrait être frappé d’une insensibilité totale et d’un manque d’imagination affligeant -ou 
alors être d’une mauvaise foi systématique- pour demeurer indifférent devant tant de talent 
offert, des apothéoses matinales aux gloires crépusculaires des dunes dessinées par un 
cosmos surréaliste au flots bouclés d’une méditerranée amoureuse. 

     Il était donc normal que l’Algérie inspire, ravitaille en émotion des artistes, écrivains, 
peintres, musiciens, lassé de paysages conventionnels blasés par leurs propres horizons. Il 
existe chez nous une rencontre des lignes et des couleurs, une densité de lumière et une 
qualité de luminosité, qu’on ne rencontre nulle part ailleurs. L’idée de «grand» jaillit de nos 
espaces, la notion d’infini nous saisit aux ultimes frontières du temps et de l’espace à l’orée 
d’un Sahara qui ne cesse de  nous appeler. Et que dire du silence bleu et mauve qui se glisse 
dans les replis de la plaine ou qui s’argente d’un clair de lune! Silence des hautes terres, 
amples recueillement, rendez-vous de l’artiste avec son impuissance à mériter tant de 
richesse, méditation de chaque mètre et chaque seconde, sur une piste qui soudain nous 
enlève à l’instant… 

     De la part de ceux qui ont la chance et l’honneur de le chanter notre pays mérite 
infiniment plus que l’admiration, qu’une simple émotion d’esthète, qu’un fugitif 
enthousiasme de touriste à l’escale. 

     L’Algérie commande le respect et appelle la tendresse. Non pas un respect de principe et 
cet attendrissement inévitable et vaguement vexant que provoque le respect de la misère. Il 
s’agit tout à la fois d’une gratitude, d’une reconnaissance filiale, et d’une compréhension 
attentive de son âme, de sa très haute spiritualité, de sa façon d’être. 

     Dans le cadre de la «connaissance de l’Algérie» par les Algériens eux-mêmes, un voyage 
d’études et d’informations viens d’être organisé à Tlemcen. C’est là une initiative heureuse 
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qu’il convient de sans cesse multiplier. L’Algérie est encore trop peu connue de ses propres 
habitants. Il est évident que les longues distances ne facilitent pas les déplacements mais ces 
distances ne sauraient être un obstacle ou une excuse lorsque l’on songe que certains 
n’hésitent pas à chercher très loin à l’étranger un dépaysement de vacanciers que leur pays 
leur offre. 

     C’est mal connaitre l’Algérie que d’en limiter sa connaissance aux grandes villes qui n’en 
sont qu’une image et parfois infidèle. L’attrait qu’exerce Alger en particulier, l’attrait 
légitime, ne saurait reléguer dans je ne sais quelle pénombre provinciale le reste du pays et 
pas seulement sur le plan d’une villégiature. Intellectuellement, culturellement la respiration 
nationale doit s’opérer sur l’ensemble du territoire. Je pence en tout premier lieu à notre 
université, à sa décentralisation rationnelle et salutaire qui, tout en dégorgeant la capitale, 
équilibrerait en la répartissant la vie scolaire du pays. Il en résulterait un étalement  
équitable des activités de l'esprit : conférences, concert, expositions, etc… 

     Toujours dans le cadre de cette décentralisation il serait souhaitable et profitable à tous 
que des artistes se fixent à l’intérieur du pays qui ne se sent aucune vocation à être un 
parent pauvre. Notre jeunesse y trouverait un encouragement et l’artiste l’occasion de se 
confronter à des réalités qu’il n’imagine pas toujours ou qu’il conçoit mal en vivant loin 
d’elles. 

     Indépendamment de toute autre considération ne pas bien connaitre l’Algérie c’est se 
priver de bien des joies. 

     Ces joies qui justement renouvellent un enthousiasme. 

 

Tourisme et culture (09/03/1968) 

  Sous la neige, sous le soleil, sous les siècles qui ont la vie si longue, Timgad, capitale 
d’éternité, se raccroche aux temps modernes par le miracle de la culture et la magie du 
tourisme. Désespérément présente et comme voulant survivre à son passé, la Porte de 
Trajean s’ouvre sur les prestigieux horizons des hautes-terres, et le Chelia qui veille à côté 
prend le relais d’une autre histoire en affirment la massive et rassurante pérennité de 
l’Algérie. Le silence par ici a des mots qu’on voudrait lui emprunter, et le vent qui descend 
des Aurès a le talent des flutes qui savent si bien raconter. De son aurore à son crépuscule, le 
jour n’est qu’une intarissable confidence, un monologue biographique. Le temps et la durée 
se confondent. Le verbe a trouvé son maitre et le paysage devient un recueillement. Cette 
tombe là-bas est comme la borne des chemins qui montent. Ce fellah qui s’n va répète une 
espérance…  

     De Saida à Tébessa et du Hoggar au  Djurdjura, l’Algérie est parsemée de ces lieux 
vénérables ou séduisants, épiques ou reposants, ces lieux privilégiés autour desquels 
l’Histoire et la Géographie s’évertuent à nous émouvoir et à nous émerveiller, et qui sont 
une invitation permanente au tourisme et à la culture. 

    Si l’on exclut le vacancier qui généralement demande à ses vacances de lui offrir repos et 
distractions, sollicité en premier lieu par le besoin de «récupérer», de «changer d’air», de se 
distraire, bref de rompre d’une façon ou d’une autre le rythme habituel de sa vie, l’idée de 
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tourisme s’associe de plus en plus étroitement à la notion de visite, de découverte, de 
connaissance d’un pays donné ou d’une région particulière. Dès lors le tourisme est un acte 
culturel et la notion de loisir s’imprègne de préoccupations intellectuelle et artistique qui 
tendent à la modifier. De ce fait encore le tourisme ne suppose pas seulement des structures 
d’accueil et une infrastructure routière et matérielle, il suppose aussi l’organisation de 
circuits pittoresques et historiques que, sans reléguer au second plan les soucis de confort, 
lui impose une autre motivation. Le touriste n’est pas seulement un vacancier qui se propose 
une villégiature et le vacancier lui-même s’offrira des excursions, des découvertes. 

     L’idée et la décision de donner des dimensions nouvelles au Festival de Timgad, la 
légitime ambition d’en faire une manifestation culturelle de portée et de classe 
internationales s’inscrivent dans cet esprit de procèdent de ce but. Aucun endroit en Algérie 
peut-être, n’est mieux placé, entre l’hier et l’aujourd’hui, entre la plaine et le sable, sur les 
pans solennels et héroïques des Aurès. Il est de par le monde des pays, moins riches en 
«décors naturels» que le nôtre et qui pourraient nous envier nos trésors. L’Algérie n’a pas 
seulement du soleil à offrir, elle a un passé à présenter, un présent à expliquer, une âme et 
un génie qui l’honorent. Entre la Méditerranée et le cœur de l’Afrique, au centre du 
Maghreb et au plus profond du monde arabe, elle est par vocation un pays touristique.  

    Frenda, dans le Serou et les grottes des «Prolégomènes», Tlemcen, à l’ombre de Sidi-
Boumedien aux ruelles mesurées et émouvantes comme une phrase de Mohamed Dib, 
Djurdjura qui médite avec Si Mohand et chante avec Amrouche, printemps de Guelma et de 
Sétif avec ce lycéen qui devait devenir Kateb Yacine, l’arc-en-ciel de Dinet dans l’oasis de 
Bou-Saâda, la Passion d’Isabelle Eberhard dans les soleils enchantés d’Ain Sefra, les regards 
de lumière de Ben Badis à Constantine, la gloire silencieuse du Cheikh El-Aid sous les palmes 
de Biskra, M’Sila et la caméra visionnaire de Lakhdar Hamina, le talent d’un pays s’est 
transmis à ses enfants de l’Algérie n’est plus qu’une anthologie qui ne demande qu’à 
s’ouvrir… 

     «Tourisme passeport pour la paix». Cette phrase magique, imprimée en lettres 
minuscules peut se lire les enveloppes et nos timbres oblitérés par nos P et T. une simple 
petite phrases que peu de gens remarquent et qui est pourtant tout un programme, et qui 
est pourtant tout un message. Une simple petite phrase qui résume et définit la finalité 
ultime du tourisme : connaître et reconnaître les hommes, se retrouver en eux sur cette 
terre qui est notre patrie suprême. Tourisme, passeport pour la paix, au visa spontanément 
accordé de l’amitié et de l’estime, sur une carte de géographie qui doit de plus en plus 
ressembler à une carte d’identité : celle de l’homme enfin cultivé et enfin fraternel…  

     Débouchant naturellement sur la Culture, le tourisme rapproche les hommes et nous 
permet ce regard attentif et déférent sur un autre qui nous ressemble plus qu’on ne le croit. 
Il peut et doit s’élargir jusqu’aux dimensions d’un véritable humanisme, avoir raison de 
préjugés et de pré-jugements qui faussent tellement souvent les données réelles de la 
connaissance objective. 

      Enfin, dans un pays comme le nôtre, un pays qui a tellement souffert qu’il n’est pas un 
seul lieu qui ne soit historique, qu’il n’est pas un seul endroit qui ne soit légendaire, le 
tourisme, par la magie du souvenir et la vertu de la fidélité, devient comme une belle page 
que l’on relit, comme un pèlerinage serein qu’on entreprend… 
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EN MARGE DU POEME ET ROMAN 

Littérature et activités paralittéraires  

Les techniques audio-visuelles (22/Avril/1967) 

  NOUS avons vu depuis ces dernières années, la première moitié du vingtième siècle 
approximativement, l’écrivain se tourner volontiers et naturellement vers l’enseignement le 
Journalisme pour pouvoir matériellement se consacrer à son art. Nous avons dit que ce 
faisant, ce deuxième métier n’était pas un, pis-aller accepté  avec plus ou moins de gaité de 
cœur et exercée avec plus ou moins de réussite. Il est évident que tous les écrivains ne font 
pas profession de journalistes ou de professeurs, qu’ils exercent par fois les métiers les plus 
variés et que certains peuvent de par la rentabilité de leurs tirages se consacrent 
exclusivement à leurs travaux littéraires. Ils sont rares. 

     Il est apparu, depuis relativement peu de temps, dans les possibilités d’action de l’homme 
de lettres, un élément nouveau : les techniques audio-visuelles. Ce monde tout neuf encore 
sollicite de plus en plus l’écrivain et lui offre l’occasion d’exercer un deuxième métier qui est 
en quelque sorte le prolongement direct de son art, une application concrète de cet art : 
Radio, cinéma, disque, adaptation théâtrale, émission télévisées. En jargon de métier on 
appelle cela avec un injuste mépris : « faire de l’alimentaire ». (L’Art, lui, n’étant pas censé se 
salir dans de prosaïques contingences). 

     S’il n’existe pas à proprement parler de différence de nature entre la Littérature et le 
Journalisme, si l’enseignement – principalement celui des Lettres – ne dépayse pas trop le 
poète et le romancier, ils exigent néanmoins de ce dernier un effort, une adaptation, qui ne 
coïncident pas toujours avec se véritables et profondes tendances, son tempérament et sa 
vocation. Par contre, les techniques audio-visuelles, outre qu'elles font  découvrir à l’écrivain 
l’Univers sensible de l’image et du son, ne contrarient pas – généralement – ses efforts 
d’expression. Bien au contraire, elles les élargissent, les renouvellent – et sans tomber dans 
le goût du jour qui serait une trahison et une lâcheté – elles peuvent donner à une œuvre 
une portée vivante que la chose écrite recèle mais que tout le monde, hélas, ne peut 
découvrir. Dans un pays frappé par l’analphabétisme, la littérature, par le truchement de 
l’image et du son, trouve là de puissants et efficaces moyens de rayonnement, de 
vulgarisation respectueuse et respectable, de diffusion à l’échelle des masses. Le livre porte 
en lui sa gloire et sa malédiction. Même très largement diffusé, lu et enseigné il est 
prisonnier d’une sorte de solitude. Rien ne peut bien sûr remplacer – et rien ne le 
remplacera jamais – mais il se multiple à l’infini lorsque le lecteur devient auditeur ou 
spectateur. 

  LES techniques audio-visuelles sont par définition et par vocation des techniques appelée à 
toucher le plus grand nombre, à pénétrer le plus larges masses. Elles rayonnent au plein sens 
du mot. Il n’est pas un coin d’un pays, si grand soit-il qui ne sert à la portée de la radio – du 
transistor surtout --, il n’est pas un village si éloigné soit-il qui n’ait pas une fois par semaine 
sa projection de film. Dans beaucoup de pays – et dans le nôtre la chose se fera – la 
télévision quadrille littéralement le territoire. Sociologiquement parlant on ne peut encore 
mesurer toutes les conséquences de cet événement et de cet avènement. Dans le domaine 
strictement culturel, la télévision et le disque bouleversent toutes les données établies et 
donnent à repenser les dimensions des œuvres de l’esprit. Il n’est pas jusqu’à 
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l’Enseignement lui-même qui n’échappe à l’emprise des ondes et du micro-sillon. Déjà 
l’école peut venir à nous, déjà des cours magistraux d’Université sont dispensés et diffusés 
par le truchement quasiment magique de l’électronique. Le théâtre télévisé multiple à l’infini 
le nombre des spectateurs et l’audience d’une œuvre. On peut désormais parler d’une 
culture de masses. 

     Nous assistons semble-t-il à un juste et merveilleux retour des choses. 

  PRENONS la poésie par exemple. A l’aube des temps et dans tous les pays, la poésie fut 
essentiellement orale. Le verbe alors régnait en maître. Des troubadours et des trouvères de 
langue d’oc et d’oil, aux poètes arabes et berbères des villes et des villages, la poésie était à 
elle seule un spectacle dont le poète était la vedette. De nos jours encore, chez nous en 
Algérie, -- et particulièrement dans le Sud – on peut voir ces « inspirés » improviser leurs 
œuvres en s’accompagnant d’un violon monocorde dont les déchirements dont penser au « 
langoureux vertige » dont parlais Baudelaire.  

Dans le Hoggar le magnétophone permet de fixer des chants touaregs qu’il est juste de 
recueillir. On connait les dangers de la tradition orale et de la chose parlée, leur grande 
fragilité, leur grande précarité Qu’il s’agisse de musique andalouse ou de poèmes sortis, 
jaillis des entrailles du terroir, la plume, et aujourd’hui la bande magnétique, sont là pour les 
préserver de leur seul ennemi véritable : le Temps. Le temps, à la longue, n’a pas de 
mémoire ; l’écriture et l’enregistrement nous en mettent désormais à l’abri. On ne rendra 
jamais assez hommage à Jean Amrouche d’avoir pieusement recueilli et édité les poèmes et 
les chants berbères de Kabylie, à sa sœur de les chanter et de les avoir récemment fait 
graver dans la cire. Un merveilleux disque en effet de Taos Amrouche est sorti l’an dernier, 
un 33 tour qui est tout à la fois une œuvre d’art poignante et un document culturel 
inestimable, aux « Editions de la Boite à Musique » à Paris.  

  NOUS disons plus haut que nous assistions à un juste retour des choses. En effet, à propos 
de poésie justement, l’invention de l’imprimerie, malgré ses incalculables, ses innombrables 
bienfaits, avait enfermé cette poésie dans le carreau étroit, inerte et figé de l’écriture. Un 
poème se lit certes, mais il se dit d’abord. Il est fait pour être dit pour être chanté, pour être 
entendu, écouté. Les Editions Pierre Seghers, éditions spécialisées dans la publication de 
poésie, l’ont compris qui conjointement au livre éditeur le disque. Ces poèmes de grandes 
poètes, dits par de grands comédiens, se lisent et s’écoutent, ce qui est d’un apport décisif 
dans la connaissance et de la compréhension d’une œuvre. La chose écrite se libère de son 
inertie et s’anime jusqu’à nous.  

  Il est évident que les moyens audio-visuels ne concernent pas la simple littérature. Ils 
embrassent toutes les formes de l’activité culturelle en leur donnant une dimension 
nouvelle, une vie en quelque sorte ressuscitée, une présence inattendue. 

      

Plaidoyer pour la radio (16Septembre1967)  

  La télévision connaît chez nous, en Algérie, comme d’ailleurs un peu partout dans le 
monde, un succès qui tend à éclipser celui de la radio. Ce prestige et cet engouement 
s’expliquent aisément. L’image livrée à domicile est un spectacle quotidien, bien vivant, bien 
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concret qui ne demande pas l’effort d’idéation et d’imagination que sollicite une émission 
radiophonique. On peut le regretter. 

     On peut le regretter et il ne s’agit pas d’opposer d’une part la Radio à la Télévision. Ce 
sont là deux univers et deux techniques qui ont leurs dimensions propres, leurs moyens et 
leurs procédés spécifiques et qui cependant sont déterminés par la même destination : 
distraire, informer, instruire et éduquer. Autrement dit, ce ne sont pas leurs buts qui 
distinguent et différencient la Radio et la Télévision. 

     Il est incontestable, indéniable, que la retransmission en direct ou même en différé d’un 
match de football à l’écran a une valeur documentaire, une valeur vécue en quelque sorte, 
infiniment plus convaincante qu’un reportage au micro seulement. Il en est de même pour 
une émission de variétés, une émission théâtrale et quand il est assorti d'illustration, d'un 
bulletin de nouvelles. lorsqu'on on écoute  une chanson à la Radio et lorsqu’en l’entend et la 
« voit » à la Télévision, la même chanson, interprétée par le même artiste, revêt néanmoins 
une présence plus dense, un pouvoir de communication plus intense. Elle fait vibrer 
davantage notre sensibilité et notre affectivité. 

  Néanmoins, il serait faux de présenter la Radio et la Télévision comme deux activités audio-
visuelles concurrentes. Dans les faits c’est pourtant ce qui se passe et la même famille qui 
possède à la fois une récepteur télé et un poste de T.S.F. se regroupe exclusivement le soir 
autour du premier. Il ne lui vient même plus l’idée de consulter les programmes qui 
alimentent le second. On peut dire que dans l’ensemble, la Radio n’est plus écoutée et suivie 
que là où la Télévision ne parvient pas encore. Nous insistons sur le fait que ce phénomène 
ne se constate pas seulement en Algérie mais qu’il affect à des degrés divers, les pays 
équipés pour donner et recevoir l’image. Et c’est à ce titre qu’il est intéressant de l’aborder. 

     En Europe, par exemple, des postes émetteurs de Radio, dits périphériques, ne 
réussissent à conserver leur audience qu’en systématisant l’emploi de la publicité, en 
multipliant les émissions en direct, les enquêtes, en donnant toutes les heures des bulletins 
d’informations, en organisant des émissions qui durent toute la nuit ou qui exploitent ce 
qu’il y a de sensationnel dans un fait marquant de l’actualité. Mais l’audience de ces postes 
ne résiste pas à l’annonce d’un beau programme télévisé et certains d’entre eux l’ont 
compris qui ont leurs propres émissions en images. 

     Est-ce à dire que la Radio est sérieusement menacée par la Télévision ? nous ne le 
pensons pas. Comme nous ne pensons pas que le cinéma soit en déclin, à cause du succès du 
petit écran. S’il y a certes, crise dans le cinéma, les causes en sont ailleurs. La télévision est 
encore à la recherche d’une écriture qui lui soit propre et le cinéma, quant à lui, a été amené 
à repenser ses méthodes et son style. 

     Il faut d’autre part, compter avec l’engouement du public pour les techniques nouvelles. 
Sans devenir blasé, le public en arrive un jour ou l’autre à modérer son enthousiasme, et, 
très exigeant par nature, à regretter et à retrouver des modes d’expression qu’il croyait 
dépassés. 

     Par définition, la Télévision est une entreprise lourde, hautement équipée et en quelque 
sorte tributaire et prisonnière de sa propre technicité. Pour enregistrer et diffuser, pour 
conjuguer simultanément la parole, l’image, le son et la musique, elle dispose d’un matériel 
qui la limite dans sa mobilité. Quant aux émissions en directs, elles ne tolèrent pas le 
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moindre trou, la moindre défaillance. Le travail de studio, lui, est minutieux, méticuleux. Car 
il est évident que la Télévision ne conteste pas seulement à filmer du théâtre, à repasser des 
films que le grand écran a déjà présentés, à saisir au vol et à reproduire l’événement dans 
son actualité fugitive. La Télévision consiste d’abord à donner une production qui lui soit 
spécifique, originalement appropriée. Elle suppose un travail de conception et de réalisation 
exécuté tout spécialement le petit écran. on ne manie pas une caméra en vue de faire un 
film pour la télévision comme on la manie  pour réaliser un film pour les salles de cinéma. 
Les scénarios, les textes, les commentaires, les dialogues, la musique, la durée elle-même, le 
montage, tout se fait et doit se faire en fonction du petit écran. 

     Une pièce radiophonique par exemple ne se monte pas comme se monte une pièce 
télévisée. Le micro permet des mystères savoureux, des images subjectives, des silences que 
l’auditeur remplit, complète et finalement interprète lui-même. La mise en onde est en fait 
une véritable mise en scène inférieur et c’est là le tour de force et presque la magie. La 
pensée communique directement avec la pensée, libérée de l’image qui se reconstitue en 
nous, infiniment plus présente que l’image à l’écran, chargée et lumineuse de tous les points 
de suspension dont notre réflexion l’accompagne. 

     Les ondes ont leur propre éloquence et leur propre sortilège. Je crois personnellement 
que l’image n’ajoute rien à leur pouvoir. Le mélomane le sait bien qui écoute les yeux fermés 
la symphonie qui le transporte, qui le prend par les yeux et le conduit au-delà de l’univers 
sensible, dans ces régions de haute altitude où la pensée s’épure de tout ce qui l’encombre. 
Il n’est pas besoin de voir une flûte pour suivre sa plainte et son gémissement dans les 
contrées de sables enchantés, de mélancolie sereine, à l’appel nostalgique d’une âme, d’un 
vent sous les étoiles, d’une émotion au clair de lune. Le poème qui s’écoute à l’instant du 
grand rendez-vous avec soi-même, s’écoute lui aussi, les yeux fermés, dans ce monde 
merveilleux qui s’intériorise, un monde de communion totale, de recueillement et de 
frémissement. 

     Le micro, le simple micro, permet une participation directe de l’auditeur, une 
collaboration à l’écoute d’un univers qu’il reconstitue. Et cette reconstitution qui dépend 
d’un état d’âme et d’un état d’esprit, fait déjà de lui un metteur en scène. Le micro est 
discret et s’efface devant notre compréhension, il laisse jouer notre imagination. La 
télévision elle intervient directement, nous impose ses images et fait plus appel à notre 
attention qu’à notre rêverie. Elle est précise, concrète, elle présente un visage, un paysage, 
une scène, et lorsque l’écran s’éteint, le mot FIN met véritablement un ferme au spectacle. 

     La Radio ne se meurt pas. Ses possibilités deviennent énormes et étonnantes. Elle a lié 
son destin à ce qui caractérise le mieux un homme : le Verbe et la Musique.   

 

Son et lumière (07 Octobre1967)  

  Parmi les techniques audio-visuelles qui sont venues donner ses dimensions sensibles à la 
Culture, qui la fixent et la multiplient et, de ce fait, participer grandement et activement à sa 
conservation, à son développement et à son rayonnement, il en est une, relativement 
récente, et qui n’a peut-être pas encore révélé toutes ses ressources et toutes ses 
possibilités originales : le spectacle Son et Lumière.  
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     « Inventé » dit-on, une nuit d’orage par un châtelain qui à lueur des éclairs et dans les 
déchaînements du tonnerre et de la tornade, découvrit les beautés de son château, sa « 
présence » tragique et sa vie mouvementée le Son et Lumière repose sur une des magies les 
plus spectaculaire du monde : la Nuit. 

     La nuit a du talent et, chez nous, en Algérie, elle a du génie. Elle simplifie les univers en 
même temps qu’elle leur confère un mouvement profond, souterrain, mystérieux. Elle est 
d’abord mystère, donc théâtre. Elle semble se suffire à elle-même et réveille en nous une 
faculté que le jour sollicite peu : l’imagination. De l’imagination au rêve, il n’y a qu’un pas, un 
seuil que l’on franchit au crépuscule. La nuit est une invitation aux grands voyages dans le 
temps et dans l’espace, aux grandes évocations, aux grandes reconstitutions historiques. 

     Un lieu, un haut-lieu, un décor, de la lumière, un commentaire, de la musique… La 
technique est relativement simple, élémentaire. L’éclairage agit ici comme la mémoire qui 
fait sortir de l’oubli le souvenir ressuscité, il actualise un événement dans son cadre. Le 
projecteur explore la nuit, explore le passé. Le micro commente, la musique crée et recrée 
l’atmosphère ; des bruitages, dans un souci de réalisme, donnent à l’ambiance sonore une 
saveur du document et de témoignage. Le spectacle est arraché à la nuit, il devient une 
victoire sur la nuit du ciel et sur la nuit de l’oubli. 

     Logiquement, naturellement, le son et Lumière est appelé à jouer un grand rôle en 
Algérie, pays où la nuit est d’une qualité rare, pays de haute densité historique, de légende 
et d’épopée ; on y trouve partout des vestiges des civilisations révolues, des ruines, des 
monuments, de ces lieux et de ces haut-lieux dont nous parlions tout à l’heure, villes 
fameuses, champs de batailles, palais des âges et de la gloire, citadelles, places-fortes, 
vieilles rues qui s’enfoncent au creux d’une âme. 

     Il est des pays où chaque ville historique possède son spectacle « Son et Lumière » pour 
peu qu’elle ait vieux manoir, une tour en ruines, un pan de fortifications ou des lambeaux 
d’arènes, tant il est vrai que tout passé est vénérable. Les pierres ont leur sortilège. La Grèce, 
refait parler son Acropole, la Loire, en France est une monographie éloquente, et le Sphinx 
raconte au Nil l’histoire des premiers temps. 

     Spectacle de la nuit et de la belle saison par excellence, le Son et Lumière a son essor 
directement lié à celui du tourisme. Il doit, soit s’inscrire dans le cadre de circuits de visites, 
soit être programmé dans un ensemble de festivités, il est évident qu’on peut le régler une 
fois pour toutes, l’enregistrer, pour ainsi le reproduire autant de fois qu’on le désire. Il peut 
être construit sur un thème précis ou sur une large évocation d’un panorama historique, il 
peut être la simple présentation éclairée et commenté d’un site ou nécessite l’emploi de 
voix illustres ou anonymes, de chœurs au rythme de plans sonores appropriés. 

     Dans tous les cas, le Son et Lumière permet à la voix Humaine de prendre possession, 
véritablement possession des univers. Il affirme sa royale suprématie, son impériale éternité. 
Alors qu’au théâtre ou qu’au Cinéma, la mise en scène, le jeu des comédiens – leur présence 
physique --, les costumes, l’action elle-même, alors qu’a Théâtre et au Cinéma tout cet 
ensemble s’impose à nos regards et ne fait de nous que de simples spectateurs, au contraire, 
le Son et Lumière, nous entraîne au-delà de la simple image, dans le Temps, dans le Temps 
retrouvé. En prenant possession des univers, des êtres et des choses, la voix humaine donne 
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leur ultime signification aux êtres et aux choses. Elle parle pour eux, en leur place, en leur 
âme. 

     Et l’Histoire se réveille et sort des livres, et sort des musées, et sort des journaux, et sort 
des confidences de la nuit | Ce ravin qui revit nous dira le printemps assassiné de 1945, et ce 
drapeau dans l’ombre, et cet espoir dans la pénombre. Ah | Si le Rhummel pouvait parler | 
mais il sait parler | la pierre est toute chaude d’impatience, de lyrisme-potentiel, le rocher, 
ce monument monumental qui se comptait dans le pléonasme et se plait dans sa légende, le 
clair-de-lune lui redonne ses dimensions premières, et qu’il raconte un peu sa vie, mille et 
une nuits ne pourraient lui suffire… L’imagination déborde de toute part, comme un torrent 
en crue, éclairer le Mont Chélia d’une lumière plus forte que tous les feux de Bengale du 
monde, rendre jalouses les étoiles, aller jusqu’à  la Casbah lui demander de nous parler 
d’Alger, aller jusqu’aux déserts leur demander de nous parler des gazelles, cette ombre dans 
la rue c’est peut être Ben Badis, cette silhouette au bord de l’eau c’est peut-être Ben M’hidi. 

     La voix de l’homme a le pouvoir de rejoindre l’éternité, qu’elle soit prière, colère, 
invocation, évocation. Elle se confronte à la mort. Voix d’outre-tombe, voix d’outre-siècle, 
par la seule magie de sa présence et de sa conviction, elle peuple les forêts encore mieux 
que les oiseaux, elle s’interroge dans la plaine encore mieux que le vent, elle se grave dans la 
pierre encore mieux qu’une inscription. 

  Les spectacles Son et Lumière ont d’ores et déjà droit de cité dans le monde de la Culture. 
Cette technique nouvelle est en vérité vieille comme le monde, vieille comme les hommes. Il 
suffit pour s’en convaincre de voir au clair-de-lune le Passé se rapprocher de nous dans les 
coulisses fabuleuses de la nuit.  

 

Présence et mission du cinéma Algérien (Samedi 09/12/1967)  

    Le Cinéma Algérien a déjà fait ses preuves. Il les avait déjà données avec Yasmina et Les 
fusils de la liberté, à la lumière des armes, alors que l’Algérie portait un dernier coup au 
colonialisme. Depuis l’Indépendance une série de courts-métrages avait préludé à la 
réalisation de films que chacun connait désormais depuis « La Bataille d’Alger » au « Vent 
des Aurès » en passant par « L’aube des damnés », « La Nuit a peur du Soleil » et « Une si 
jeune paix ». Nous apprenons tout récemment que mohamed-Lakhdar Hamina vient de 
commencer avec Rouiched le tournage de « Hassen Terro ». D’autre part, les projets sont 
nombreux que caressent des réalisateurs impatients de s’affirmer dans une œuvre . Le grand 
écran et la télévision ont leurs adeptes et leurs servants et il est certain qu’ils nous réservent 
encore de bonnes surprises. Enfin l’engouement du public pour le film donne ici la mesure 
de l’intérêt que tout le monde porte pour ce qui est à la fois une industrie et un art. 

     Le Cinéma Algérien est né de la guerre et n’a été possible que par notre Indépendance. 
De par sa nature même il ne pouvait, comme la littérature ou la peinture, s’imposer au 
système colonial, se faire malgré lui. 

     Entièrement dans les mains de la puissance occupante, exigeant d’énormes moyens 
matériels et une liberté d’expression alors impossible et impensable, le cinéma de l’époque 
coloniale était et rejoignait la même forme d’oppression et d’aliénation caractéristiques de 
l’emprise impérialiste. Il transposait à l’écran des thèmes exploités dans l’optique de la 
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légitimation du colonialisme, de son apologie systématique, au mépris de toute vérité 
historique, de toute authenticité sociologique et de tout respect de valeurs cependant 
hautement vénérables. Il était le cinéma de la conquête cynique et de l’exotisme suspect. 
Son grand succès commercial était très significatif et montrait à quel point le colonialisme 
était entré dans les mœurs occidentales, comme une évidence qu’on ne discutait plus, qui 
ne choquait nullement. On retrouve d’ailleurs la même bonne conscience et la même 
ignorance dans toute une littérature qui nous fut imposée et qui demeure comme le plus 
monstrueux hommage édifié à la gloire du racisme avoué ou non, de l’exploitation des 
hommes dans un paradis d’oisifs et d’aventuriers désespérés. De grands écrivains comme 
Gide et un immense poète solitaire comme Saint-Exupery n’échappent pas à cette mauvaise 
tentation. 

Il y aurait beaucoup à dire sur cette littérature qui découvrit les pays chauds en général et 
l’Algérie en particulier. Son même pêché se retrouve dans le cinéma d’alors. Un cinéma qui 
découvrait les homme bleus, la Croix du Sud, les pistes oubliées, les Sidi-Brahim, le sable 
chaud et le Képi du légionnaire. 

     les grenades du jardin d’Allah au corsage d’une prostituée, la virilité douteuse d’un Pépé 
le Moko, les vents de sable, l’escadron blanc et le Bled aux sortilèges d’un Orient de contre-
plaqué… Le cynisme et la muflerie n’étaient pas que ces films fussent tournés mais qu’on 
nous les imposât alors sur nos écrans. Il est vrai que le colonialisme ne reculait pas devant 
les fautes de goût. 

    Il fallut donc attendre notre guerre de libération et notre indépendance pour que l’Algérie, 
prenant en main ses destinées se donne enfin, le cinéma qu’elle mérite, un cinéma qui la re-
situe dans son véritable cadre, dans la merveilleuse complexité de sa pensée profondément 
original, bref dans son authenticité. 

     Ce n’est pas être tenté par je ne sais quelle malsaine autarcie intellectuelle, par je ne sais 
quel chauvinisme étroit et stérilisant, par un absurde narcissisme national, que d’affirmer et 
d’admettre que seuls des Algériens peuvent bien parler de l’Algérie, peuvent la chanter, la 
sentir, la ressentir. Pour savoir un pays, il faut être de ce pays, lui appartenir de toute son 
âme, de toutes ses fibres, être lié à lui par des racines qui plongent au plus loin d’un passé et 
d’un instinct. Si Aragon chante si bien son Paris c’est qu’il en est le produit historique et la 
somme littéraire. Si Kateb Yacine comprend le Rhummel c’est qu’il en a les accents terribles. 
Si Cholokov est né du Don c’est qu’il a vécu son fleuve. Féderico Garcia Lorca ne pouvait 
qu’être Espagnol et Césaire de son île. Ramuz ressemble au Valais et Pablo Neruda à la 
Cordillère des Andes. C’est là une vérité première et qui se vérifie sans cesse. La Turquie de 
Pierre Loti n’est pas celle de Nazim Hikmet. Et le talent n’y est pour rien le plus souvent… Au 
niveau supérieur des préoccupations de l’homme les œuvres se rejoignent. Les montagnes 
se rencontrent et la géographie s’avoue vaincue, c’est déjà le miracle de la Culture 
universelle et ce chant général qui a besoin, pour cette universalité d’être secrétée et 
fécondés par la « terre charnelle ». 

      Le Cinéma Algérien a le redoutable honneur et l’énorme privilège de faire connaitre 
l’Algérie à elle-même et de la révéler au monde. Plus rapidement et plus largement que la 
littérature, la peinture ou la musique  -- et c’est sa propre nature qui l’y prédispose – le film 
touche les plus larges masses. Sa surface nationale et internationale fait naturellement de lui 
un témoin et un ambassadeur. N’oublions pas qu’il demeure avec la télévision la seule 
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expression culturel à avoir une telle audience, à l’intérieur, comme à l’extérieur de nos 
frontières. 

     Il n’est pas un art mineur, un art facile. Il est un art véritable, majeur, adulte, en 
possession de ses méthodes, de ses procédés et de son écriture. 

  L’Histoire dira même, s’il n’est pas le plus complet de tous les Arts… 

 

 Pouvoir et sortilège de l’image  (02/03/1968) 

  Le cinéma n’est plus la distraction des dimanches.. Une nouvelle culture est en train de 
naître, qui inquiète l’honnête homme d’hier, attaché aux formes traditionnelles, qui ont fait 
leurs preuves, de l’enrichissement et de l’exaltation : littérature, peinture, musique, etc. le 
cinéma, pour un nombre toujours plus grand de jeunes, tient lieu de tout cela. On peut le 
déplorer, mais c’est une fait : une nouvelle civilisation, celle de l’image, est née. 

     Ce phénomène nouveau, ce phénomène inédit de la deuxième moitié du vingtième siècle, 
dont Claud Mouriac prend acte, ne concerne pas seulement la France ou l’Occident en 
général ou les pays nantis, il se retrouve partout, dans le monde, à des degrés divers, et l’on 
peut en effet désormais parler d’une civilisation de l’image. Une image vivante, une image 
sonore et soutenue musicalement, une image parlante, qui risque de reléguer au deuxième 
plan de l’écriture et le livre, offrant au spectateur la jouissance spontanée et fugace de la 
vision, au détriment peut-être de la réflexion, de l’incomparable réflexion solitaire. 

     Le règne et la souveraineté de l’image ne s’affirment pas seulement à l’écran mais 
gagnent la presse : photographies, bandes dessinées, ciné-feuilleton. En matière de publicité 
même, l’image tend à compléter puis insensiblement à remplacer le slogan. La littérature 
enfantine la plus sérieuse est de plus en plus illustrée. La poésie elle-même demande 
souvent à la peinture et aux arts graphiques le coup de crayon qui la commente pour les 
yeux. 

  Pour beaucoup, pour la grande majorité des spectateurs, nous pensons, quant à nous, que 
le cinéma est la distraction du dimanche. Que sa qualité en fasse une manifestation 
culturelle prouve simplement que la culture peut être attractive, séduisante, s’apparenter à 
une forme supérieure du loisir. 

     En simplifiant les choses à l’extrême on pourrait dire que l’on ne va pas au cinéma pour 
s’instruire, pour se cultiver, mais que l’on s’instruit et se cultive en y allant. C’est là d’ailleurs 
le résultat sinon le but des techniques audio-visuelles. 

  Le cinéma est un Art, un Art à part entière qui du septième rang a pris la première place si 
l’on en juge par son audience. S,il ne veut pas tourner en rond, devenir un exercice de style 
ou la recherche spectaculaire de l’effet à grande et somptueuse mis en scène, s’il veut 
devenir autre chose qu’un passe-temps et qu’un plaisir fugitif des yeux et de l’esprit, il ne 
doit pas craindre d’être ambitieux, à savoir devenir l’Art Suprême, celui qui réunit et 
continue en lui tous les autres, littérature, peinture, musique, chorégraphie, etc… Cela ne 
signifie nullement que le film n’a pas, artistiquement parlant, sa personnalité propre, bien au 
contraire. Sa réalisation a ses lois particulières, ses impératifs d’optique, de durée et de 
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montage qui en font une création originale. Le metteur en scène signe une œuvre comme le 
romancier signe une roman ou le peintre une toile, Il lui apporte sa marque incomparable. 
Mais alors que le romancier, le peintre ou le musicien font œuvre solitaire, au cinéma, le 
réalisateur préside à un travail de groupe, un travail d’équipe, tour à tour artisanal et tour à 
tour industriel, travail, qu’il a mission de coordonner et d’inspirer. 

     Dans un pays comme le nôtre, le cinéma n’est pas appelé à jouer son rôle, il le joue déjà, 
et depuis longtemps, et pas toujours dans le sens qu’on pourrait souhaiter. En effet, l’on va 
trop souvent au cinéma parce qu’on s’ennuie, parce qu’il faut tuer un après-midi qui prend 
les proportions de l’immortalité, ou parce qu’il n’y a rien d’autre à faire. Et trop souvent on 
offre aux spectateurs, à nos jeunes surtouts, des thèmes de violence, les horizons maladifs 
d’une sensualité morbide et d’un érotisme malsain. La création et la multiplication des ciné-
clubs – de ciné-clubs largement ouverts --, sont d’une utilité qu’il n’est plus à démontrer. Et 
pas seulement à l’usage des initiés, des mordus comme on dit. Car le danger qui guette un 
ciné-club est qu’il devienne une sorte de chapelle, une sorte de loge, dans laquelle on 
retrouverait toujours les mêmes adeptes. Ceci serait contraire à la nature, même du cinéma 
qui est par définition un art de masse. 

  Pour qu’un film valable atteigne son véritable but, c’est-à-dire pour qu’il soit porteur de 
culture et que cette culture soit reçue, il ne faut pas que le spectateur assiste passivement 
au spectacle qui s’offre à l’écran. Ce qui revient également à dire qu’il ne suffit pas de 
projeter un film mais qu’il convient de le présenter d’abord et de le discuter ensuite. De ce 
fait la création de ciné-club doit elle aussi obéir à la grande loi salutaire de la 
décentralisation et de la répartition de la culture à l’intérieur du pays. On peut même 
envisager des équipes mobiles qui iraient dans nos compagnes les plus reculées pour 
participer à la diffusion et à la compréhension de cet Art. 

     Lorsque nous parlons de cinéma, nous n’en dissocions pas la télévision qui est son 
expression la plus mobile et la plus renouvelée. Dès que la RTA sera en mesure de couvrir – 
et cela, en grosse partie ne saurait tarder – l’ensemble du territoire national, un grand pas, 
un très grand pas sera franchi, tant dans le domaine de l’information vivante que dans celui 
de la culture et des loisirs. Il faut dire que la Télévision réalise le vieux rêve pédagogique de 
tous les Educateurs : instruire d’une façon attrayant. Car c’est là le tour de force de l’écran – 
qu’il soit petit ou grand – il permet d’amasser, à notre insu presque, une somme 
considérable de connaissances pas le truchement du divertissement 

  Nous pensons particulièrement à nos compagnes qui la nuit venue se referment sur elles-
mêmes et que la fin du jour replonge soudain au fond des siècles. Comme la route, comme 
la radio, comme le téléphone, l’image est un moyen lumineux de communication. Elle a le 
grand pouvoir et le grand sortilège de les raccorder aux temps modernes. 
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