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C'est alln de ddsigner l'ensemble de ces crdalions littdraircs
dans leur difldrence propre que s'imposa, progressivement. l'usage
dc la locution ( littiratrire de langue frangaise > et de son
dquivalent < Littdrature d'expression liangaise >. Celle-ci, Icvant
l'ambiguiti, signifie clairement que les dcrivains haitiens ddsignis
s'expriment dans une langue qui ne leur est pas < matcrnellc >,

< natale >. Le frangais est ainsi caract6risd commc Ia languc
de hautc culture ir laquelle ils ont bon 916 mal grd, accds ct c1u'ils
finissent par maitriser plus ou moins bien, avec un bonheur plus
ou moins grand, grdce d une forrnation scolaire ou univcrsitairc.
La criation litt6raire hailienne s'instaure dans une situation otr,
dirions-nous -en appliquant, d la manidre d'[{enri Gobarcl, unc
analyse < t6traglossique > -des langues et des langages s'attrontent.
Le contlit fondamental est celui qui y oppose au crdole, lc fi'angais.
Gobard distingue, on le sait, quatre types dc langages :

< l) Un langage vernaculaire, local, parld, spontaniment,
moins fait pour cornmunicluer que pour cornmunier et qui seul, pcut
6tre considdr6 comme langue matemelle (ou langue natale).

2) Un langage vdhiculaire, national ou r6gional, appris par
necessit6, destin6 aux communications d l'ichelle des villcs.

3) Un langage rdfdrentiaire, li6 aux traditions culturelles.
orales ou 6crites, assurant la continuit6 des valeurs par unc
rdldrence syst6matique aux euvres du passd pdrennis6es.

4) Un langage mythique, qui fonctionne comme ultime
recours magie verbale dont on comprend l'incompr6he nsibilitd
col me preuve irrifutable du sacr6: major elonginquo reverential .

Ainsi, d'un point de vue < sociolinguistique >, l'hallien lhit
I'exp6rience de la sdparation de deux ensembles de comporlements
linguistiques. Le crdole est pour lui :

< le langage vemaculaire, le droit de naissance linguistiquc
cause et etl'et de toute sa conception <iu monde2. >

et le frangais, au contraire, < langage vdhiculaire >, c'esl

< Le langage non pas de la ruddiation qui cst du rcssort
du vernaculaire ou du rnythique mais de la mddiatisation qui reldve
du vdhiculaire et du r6firentiairer. >
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L'opposition du cr6ole et du frangais, dont le discours
littdraire hailien est le champ d'op6ration, renvoie donc d la :

< Simple opposition d'une langue haute et d'unc langue basse,

d'une langue majeure et d'une langue mineure, ou bien d'une
langue de pouvoir et d'une langue du peupler . >

Le podte haitien, Ldon Laleau, a su trouver, pour le dire,
les acccr.rts 6mouvants du huitain ins6rd dans Mttsique Ndgre :

< Ce cceur obsddant qui ne conespond

Pas avec mon langage et mes costun'res

Et sur lequel mordent. comme un crampon,

Des sentiments d'emprunt et des coutumes

D'Europe. Sentez-vous cette souffrance

Et ce ddsespoir d nul autre 6gal

D'apprivoiser, avec des mots de France,

Ce coeur qui m'est venu du S6n6gals ? >

Un conllit fondamental est, en effet, vdcu par l'dcrivain
hailien: celui qui oppose au crdole le frangais. Du point de vue
sociolinguistique, les Haitiens comme les autres antillais font,
conjointement, l'exp6rience de deux comportements. Si le c16ole est

leur langue vemaculaire, le frangais leur tient lier,r, en revanche,
de langue vdhiculaire. C'est I'usage singulier, spdcifique, que fait
de la langue frangaise l'afro-antillais, ce sont les rdpercussions
de cette dualit6 sur son discours, qui induisent l'dpithdte
< d'expression frangaise >>.

Tension linguistique

La littdrature afro-antillaise d'expression frangaise peut
se concevoir comme l'analyse inddfinie d'une logique de la domination.
Litt6rature de sujet domin6, litt6rature < domin6e >, mais aussi
dominatrice. Il y a. dans les successives et n6cessaires sp6cifications
que comporte sa ddsignation, l'assertion d'une difficult6 d 6tre, d'un
statut essentiellernent probldmatique. La langue dans laquelle
s'expriment les 6crivains antillais ne leur est pas < maternelle >.
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Aussi, la crdation litt6raire antillaise est tout entidre marqudc par
cette lutte ouvefte et secrdte, par l'usage singulier, sp6cifiquc quc
lait son sujet de la langue liangaise. Cette question imrnidiatc
de la < langue ) redouble, cela va sans dire, celle de L'< Histoire >.

D'ou ces ( aphorismes ) gringants de Ren6 Dcpestre :

< On n'a pas enseveli le corps de cette race dans des haillons

ni son esprit dans les hardes de f ignorance, ni son coeur dans

le vdtement milldnaire de la souffiance. (...) On n'a pas fait

d'eux, une race de cuisiniers, de coupeurs de canne, de

balayeurs, de palelreniers, de cireurs, de vidangeurs,

de gargons et de lllles de mille emplois subaltemesu ... ,.

Les relations entre la parole et l'6criture onl constitui elt
Occident du moins, un ( espace dissyrnitrique et hi6rarchisant >

J.Derrida, la dissdrnination, p.10. Selon Derrida le probldme
se pose de < I'opposition traditionnelle et hiirarchisie de I'dcrilure
d la parole, de I'dcriture au systdme (iddaliste, sp,iritualiste,
phonocentriste : d'abord logocent que) de tous ses autres'. l>

Les procdd6s auxquels les 6crivains ali'o-antillais d'expression

frangaise recourent, dans leur < pratique >> de l'6criture. donnent
un dclairage particulier d ce probldme. Dans le domaine haitien,
l'enjeu n'est pas exactement le m0me. La hidrarchie de I'dcriture
et de la parole s'inverse dans le procds de I'6criture. Ce renversetnent

en est une phase indispensable. Les donn6es du probldme que

souldve Derrida changent, pour autant que I'on passe d'une

civilisation de l'6criture d des cultures syncrdtiques qui, ne scrait-ce
qu'en raison de leur ascendance africaine, sont restdes peu ou prou

< sans dcriture8 > :

< L'Afrique noire traditionnelle constitue-t-elle, datis son

ensemble, une vaste unitd culturelle, du mdme ordre que ce que

nous appelons la "civilisation occidentale" ou le < mondc musulman > ?

Une telle unitd existe... Quelques traits refldtent une

configuration commune et propre aux soci6t6s afiicaines. A titre
d'exemples, citons la compensation matrimoniale, la polygamie.
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le pouvoir monarchique et hdr6ditaire, le principe d'unanimit6 dans

les d6libdrations des assetnbl6es, l'importance capitale de la ptuent6.

l'6ducation visant ?r former des individus bien intdgrds plut6t

qr.foriginaux, Ie sens de Ia vie recherchd en elle-mdme et non dans

un au-deld, la valeur accordde 2r l'harmonie dans les relations

sociales et i la force vitale pour l'individu, le caractdre figuratil'
mais symbolique de la statuaire. Ces traits constituent le contenu de

I'africanite ou de la n6gritude". ,
Les 6l6ments techniques, potitiques, familiaux, religieux,

philosophiques, artistiques ainsi retenus contribuent 2r caract6riser

une < civilisation traditionnelle >. Les conditions dans lesquellcs

I'ichange linguistique s'y dtablit, d'une aire d l'autre, l'ont lait
apparailre comn'Ie une civilisation de l'oralitd, < sans dcritrtte 'r.

Fanon s'est m6fid du mot :

< On dit que le noir aime les palabres; et quand pour nra part

je prononce "palabres", je vois un groupe d'enfants jubilant,

langant vers le monde des appels inexpressifs, des raucit6s; ...

Le noir aime les palabres, et le chemin n'est pas long qui con-

duit ir celte nouvelle proposition: le Noir n'est qu'un enfant.

Les psychanalystes ici ont beau jeu, et le terme d'< oralit6 >

esr vite lachelo.

La parole est d la fois rythme et syrnbole privildgi6 de la m6moire

selon Georges Balandier :

< La richesse littdraire des peuples africains se trouve,
jusqu'd une dpoque proche, en dehors des livres; elle reste fix6e
dans les mdmoires; elle donne son contenu ?r ce qu'il est convenu

de nommer: tradition orale. Les ceuvres qui la composent sont

Ia cr6ation de civilisations oir le verbe et la gesticulation signiliante
prddominent sur le signe graphique. La parole n'est jamais traitde

d la ldgdre et le systdme des connaissances se rdfdre souvent A une

thdorie de la parole. Cette manidre de concevoir le langage.pennet

de comprendre I'efhcacit6 des formules solennelles ou rituellesl 
I... ,
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Ilmile Ollivicr ne dit pas autre chose lorsqu'il explique dans
I-tt disc'orde aux cent i,r.rx : < les dcrits s'envolent en firntdc.
l'in-rprimd finissant toujours par sen,ir d flamber les poulets; mais
Ies naroles demeurent gravdes dans les m6moircs ), p. lti0.

L'exercice de la parole structurant sa pensie, l'homme ncgr.o-
aliicain et cons6cutivement, I'homrne afro-antillais -cst dars une
situation de dialogue latent. II lait clu langage l'expression cle ses
relations avec le monde: celui des €trcs, comme celui tlcs vigitaux
ou des choses. Sa parole dit le monde. Il perEoil les ildrncnts
de la natru'e comme des signes capables d'assurer le ddchiflremcnt
de messages nunineux. Construisant le tissu ontologique de l'r,urir crs.

Sa parole dit I'origine. Elle es1 parole du mythe. Ainsi
s'expliquc I'importance extreme que le Ndgro-Africain accorde
au t-ait de la ddnomination sclon le mot de Balandier :

< Il n'y a pas de palabre qui ne donne lieu i un assaut
d'iloquence. pas de manif'estation publique qui ne maniltste
le souci du bien direl2. >

Le sujet d'dnonciation hailien a, pour culture originaire',
une cultule of la parole est l'expression synonymiquc de l'0tre.
de Ia force < vitale >. of la parole est discours vivant. Illle exerce
un pouvoir d'envo0tement qui la lie d la magie. Non dimonstrative,
intrzursitive, puisque sitr.r6e au coeur des choses, elle < nc prononc(e)
pas un savoir mais se prononc(e;13> Elle fait, en cela, violeiice plus
grande. peut-6tre, que celle de l'6criture. Son elTraction est

plus profonde, plus pdn6trante, plus diverse, plus s0re Ir. ,
La < dissym6trie > de l'6criture et de Ia parole renvoie i l'opposition
< My.thos diffdrent de Logos ). Cette opposition qr.ri, rappcllc
Derrida, < ne s'autorise jamais que d'aprds Platon >, permet de faire
correspondre la parole d I'espace du rnythe. Max Mtiller avait remis
en lumidre cette corr6lation en ddfinissant la mythologie comme
I'operation dars laquelle < le langage trsurpe une puissance inddpendante
et rdagit sur I'espritls >. La conception ndgro-africaine de la parole
fait de celle-ci un langage de < connotation >ot se confondent
le signe verbal et la chose signifi6e, le corps et son appellation.
Cette confusion qui caractdrise la pens6e dite < primitive > affecte,
au m6me degr6, les systdmes discursifs de I'enfant, du podte
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ou du fbrr. L'homoginditi de la pensie poiticpe et de la peusdc
rcligieuso nc peut 6tre rnicur ddmontric que par ce biais. Claudel
dcrivait. a cc propos. i l'abbd Brdmond :

( l, 'habitude est, comme on dit, r-rnc seconde nature. Cela
veul dire que nous employons dans la vie ordinaire lcs mots, non
pas en tant qu'ils signilient les objets, mais en tant qr.l,ils
lcs disigner.rt. et en tant que, pratiqUentent, ils nous pellneltent
de lcs prcr:dre el de nuus en scrvirl6. )) '

< Aucune chose n'a dti crd6e une fbis pour toules, mais
continue r) etre produite... Nommer une chose, c,est la produire
incxtenninablc, car c'est la produire par rapport d son principe qui
ne colnportc point de cessalion''. >

Nommer c'est connailre. Tel est, du resle, l'axiome sur lequel
Linnd llt rcposcr toul le systdme de classification des scicnces
botaniqucs :

< Nourina si nescit pe rit et cognitio rerun. )
La dissymitrie fonctionnelle de l'dcriture et de la parole semble

bien remonter, dans la tradition platonicienne de la philosophie
occidentale, d l'opposition Mythos diffdrent de Logos:

< L'idialisme a fait privaloir un concept et unc pratique
logocentristc. expressiviste et mimdtologique de l'6criturer8. >

L'6criture n'aurait dt6. selon ce point de vue, qu,une graphie
du < logos >. Conlbrme d la parole, elle aurait ainsi tenu son
origine et son moddle hors d'elle-m6me, entretenant, avec celle-ci,
comme des rapports d'un fils i son pdrele:

La vdriti qui se parle dans Ie cercle logocentrique, c'est
le discours qui revient au pire >

Le logos n'est pas Ie < verbe >. Son avdnement coincide avec
l'abolition du < verbe ) en tant que parole < essentielle > car il est
ce par quoi s'instaure l'histoire. Son dmergence consigne ce double
dvdnement: le ddcds du mythe et, en corollaire, la naissance
de l'histoire.

Placd sous la d6pendance du < logos >, < l'6criture signifie
la rupture gdndalogique et l'6loignement de I'origine. Tel est
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le schdme platonicien qui assimile l'origine et le pouvoir du logos
d la position paternelle et Derrida de renchdrir :

< Le podte n'est pas le g6ndrateur, le procrdateur... La figule
du pdre, on le sait, est aussi celle du Dieu... Le pdre est aussi un

chel, un capital et un bien. Ou plut6t, le - chel le capital,
le bien. Pateiveut dire en grec tout cela d la fois20. >

L'dtymologie tend ir prouver, en el'fet, que le logos es1 une

figure du pdre ou donne ir penser quelque chose comme la patcrnitd :

< En latin, le groupe "nascot, natus, natio, natura..." (d'une

racine gen/ gn : engendrer, naihe) maintient dans une ccrtaine

mesure l'id6e de naissance. Dans lc latin archaique, le terme

"natura" conserve en partie sa valeur radicale (action de faire naitre,

naissance), par exen.rple dans une expression comme "natura pater",

le pdre par la naissance ou Ie pdre-naturel. c'est-d-dire le "gdnitor",

par opposition au "pater familias"2t. >

Francophonie heureusc

Dantds Bellegarde. ancien ministre de l'lnstruction publique,

n'allait pas par quatre chemins : " Notre choix est fait : o'est dans

les voies de la civilisation franEaise - conque dans sa puretd

prernidre - que nous voulons marcher ".

- " (.. .) Nous n'avons qu'une langue : le frangais, noue langue

officielle, presque notre langue maternelle ". (Ernest Bennett,

industriel et pdre de Michdle Bennett, 6pouse de Jean-Claude

Duvalier, Pr€sident de la R6publique, in Le Nouveau Monde

du 28 f6vrier 1982).

- " (...) L'affaire risque de diviser le pays tout entier, portant

des dpoux d s'entre-ddchirer et de vieux amis d se retirer le salut ".

(Louis Moravia, joumaliste in Le Matin du 19 mars 1982).

- " (...) Notre cr6ole s'arr6te ?r nos frontidres. Combien nous

Hailiens somntes llers d'exhiber nos connaissances dans la langue

de Voltaire " (Alphonse Cameau, joumaliste in Le Matin
du 22 mars 1982).

- < Le crdole a des possibilitds insoupgonndes de devenil une

langue de culture (...). Mais le franqais demeure un facteur
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de promolion sociale. La r6fbrme telle que je la vois maintenant est
une sorte de despotisme au ddtriment de l'intelligence. La raison me
prescrit d'6trc contre cette rdtbrme > (Aubelin Jolicoeur, journaliste,
in Le Nouvelliste du I 6- I 8 avril 1982).

Ecoulons la position de Mdtellus sur la question des langues :

< Mon point de vue sur la littdrature est simple. On dcrit dans une
langue ou dans une autre. La tour de Babel n'a jamais ricn appris
en dehors de la confusion de l'esprit humain..., je suis tout d fait
contre le mdlange du tianqais et du cr6ole. J'dcris comme Ben
Jelloun dcrit en frangais sans essayer d'dcrire comme lcs Arabes
parlent. > dans Le pouttoir des matx, les mots du poutroir., de Jean
Jonassaint. p.. 23 I -233.

Rend Depestre pour sa part dcrira:

De temps d autre il est bon etjuste

de conduire d la rividre

Ia langue frangaise

et de lui frotter le corps avec les herbes parfumdes

qui poussent en amont de mes verliges d'ancien-ndgre
marron.(.. .)

oui je chante la langue fiangaise

qui ddfait sa j upe

ses cheveux et son aventue

sous mes mains amoureuses de potier

(La Quinzaine littdraire, 16-3 i mars 1985, p.33.)

Ou encore dans Ze pouvoir des maux, les mots du pouvoir,
p.192.

( On peut faire un usage matemel de n'importe quelle langue
quand on sutfisamment imprdgnd de son pays...Comme Jorge
Amado tbit un usage brdsilien du portugais ; de m6me un dcrivain
jamaicain peut faire un usage jamaicain de l'Anglais d'Oxford;
la m6me possibilitd est laissde d l'Hailien d'imposer son rythme
ir la langue frangaise. >
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Emile ollivier dans une interview accord6e i Jean jonassaint

ddclare: < En ce qui me concerne, il ne s'agit pas de trancher entre

le cr6ole et le frangais, il s'agit de marcher sur ces deux.iambcs >

(p.8e)

La francophonie des 6crivains haitiens d'auiourd'hui consiste

i marcher sur ces deux jambes. Ainsi, elle tente de sauvegarder

le mieux possible et a tout prix, les expressions les plus vari6es

de I'esprit humain.

En litt6rature frangaise, la figure du pdre renvoie gindralement

d Victor I-lugo, qui a accordd une place embldmatique 2L Haili
d travers Bug Jargal. D6rnarche que Lamartine suivra plus tard.
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