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Puis la memoire se fragmentant
egrenera de fragiles souvenirs

entraines vers I'ocean
des temps abolis.

Andree Chedid, Poemes pour un texte, 238.

"[)our ceux et celles qui ont deja lu les recueils de nouvelles d'Andree
1.- Chedid, son ouvrage le plus recent, le recueil Ala mort, Cl la vie (1992),
frappe par la sobriete de son ecriture. En effet, alors que Le Corps et le
temps (1978) et Mondes Miroirs Magies (1988) font preuve d'une grande
diversite de situations et de perspectives narratives qui explorent un bon
nombre des potentialites du recit bref, dans A lo. mort, Cl la vie, les procedes
formels sont peu apparents, l'exploration scripturale reIeguee au second
rang, au profit - semble-t-il- d'une veine intimiste qui confine a une
ecriture (auto)biographique, dans la mesure Oll une grande place yest
faite a l'examen systematiquement retrospectif de fragments de vie.

Grace a la demultiplication kaIeidoscopique des perspectives et des
bribes d'existence qu'autorise la forme du recueil de nouvelles, le texte
priviIegie generalement une forme ou une autre de reflexion sur le rapport
de l'etre humain a la temporalite, par le truchement du souvenir 
personnel ou collectif - eleve au plan de la commemoration. Le titre
lui-meme, bien qu'il puisse etre interprete de differentes manieres, est
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revelateur de cette preoccupation puisqu'il suggere un parcours de lecture
qui modifie 1'ordre des composantes de l'expression habituelle (<< ala
vie, ala mort»), en proposant comme donnee de depart, la proximite de
la mort, pour reexaminer la vie grace - entre autres - au retour en
arriere, ala reminiscence, au bilan. 1

Si une telle tendance n'est pas entierement nouvelle dans l'reuvre de
Chedid, ou, comme le signale Bettina Knapp (7), les souvenirs constituent
une dimension qui enrichit constamment l'ecriture, les differentes
manifestations textuelles de cette tendance que nous examinerons dans
le cadre de cet article, nous semblent repondre aune orientation assez
marquee pour meriter un examen.

On peut se demander si ce n'est pas la preeminence de cette tendance
qui donne au recueill'impression de reserve, de demi-teinte, pour ne
pas dire d'indifferenciation de l'ecriture, notee par Agnes Vaquin dans
son compte rendu.2 Contrairement aux romans et aux autres recueils de
Chedid, ou 1'ecriture a « dans sa simplicite la beaute et l'exigence du
verbe poetique, »3 la simplicite du langage narratif correspond plutot ici
aun effacement de l'ecriture devant la fonction commemorative du recit.
La travail de la langue se donne moins avoir, comme pour mieux insister
sur la force de l'anecdote ponctuelle commemoree. Meme si certaines
nouvelles comportent une vingtaine de pages, l'impression finale en est
une de rendement narratif plutot minimal qu'optimal.

Dans les pages qui suivent, nous decrirons comment rememoration
et commemoration font de ce recueil, un texte qui explore le desir - ou
peut-etre la necessite - d'inscrire un fragment d'histoire individuelle
dans un cadre plus vaste, permettant d'echapper a l'obliteration, en
« [l]anc;ant paroles contre l'oubli» pour reprendre les mots de Chedid
(Poemes pour un texte, 163). A la mort, Cl la vie, par la multiplicite des voix
et des perspectives, peut faire penser a une incantation multiple a la
commemoration - que les conditions et les consequences de cette
derniere soient positives ou negatives.
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Commemoration et orientations narratives

Commen~onspar signaler qu'll serait certainement inexact et artificiel
de voir, dans chacun des recits du recueil,le simple avatar d'une tendance
retrospective. Le texte, par sa diversite, resiste aune telle simplification.
D'ailleurs, comme le signale une note editoriale ala fin du livre (243), les
nouvelles n'ont pas ete ecrites pour former un tout homogene ; elles ont
ete redigees pour des occasions et ades moments differents. En depit de
cela, i1 reste toutefois que le recueil releve, dans son ensemble, d'un
« complexe » thematico-narratif dont les pivots sont : la commemoration,
le rapport a la mort et au temps, la filiation familiale (au sens large).4
Dans un grand nombre des recits, on retrouve au moins l'un de ces
elements. Le plus souvent, ces elements se combinent dans le meme recit
(ou se repondent d'un texte a l'autre) pour creer une impression
caracteristique de retrospection/commemoration, d'une maniere qui peut
varier considerablement selon le point de focalisation de la nouvelle. En
fonction de ces combinaisons et de I'orientation narrative qui leur est
associee, il est possible de distinguer, parmi les dix-sept nouvelles formant
le recueil, quatre types de recits : la nouvelle commemorative acaractere
autobiographique ; le recit commemoratif non autobiographique ; la
nouvelle qui constitue une reflexion sur la temporalite de I'etre (en
inscrivant ce dernier dans un cadre spatio-temporel) ; la nouvelle se
centrant sur la notion de responsabilite (surtout familiale). En depit de
leurs divergences, ces quatre orientations ont en commun le souci de
situer, d'inscrire l'individu dans un cadre, de le contextualiser donc, en
le rendant digne de memoire.5

Souvenirs d'enfance et autobiographie

Plusieurs nouvelles font appel aune ecriture homodiegetique qui
presente, sur le mode. de I'autobiographie, un fragment de vie (ou, a
l'occasion, l'essentiel d'une vie - en raccourci, bien sur), associe
generalement al'enfance, qui celebre un evenement ou une situation.
Cette orientation est evidente dans les cinq textes ou un souvenir
d'enfance est au creur meme du recit: «En route vers le mot,» «Le
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Cimetiere des libres-penseurs,» « Mon pere, mon enfant, » « La
Balan~oire, » « Horreurs et delices. »

Si, dans ces cas, nous parlons d'ecriture autobiographique et non
d'autobiographie, en tant que telle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pacte,
au sens 011 l'entend Lejeune (26). Biensfu, il est parfois difficile de ne pas
sentir la presence de« filons » a teneur implicitement autoreferentielle.
Par exemple, les evocations de l'Egypte, de son mode de vie, les souvenirs
familiaux, le tonqui donne dans la confidence, semblentoccasionnellement
autoriser une lecture 011 l'existence de l'auteure affleure le texte. Pour
ceux et celles qui ont quelque connaissance de l'existence de l'auteure,
grande semble etre, a certains moments, la tentation d'exploiter la zone
grise 011 se meut le systeme autoreferentiel, et de lire le texte d'une maniere
trop litterale. On l'a d'ailleurs deja fait pour La Maison sans racines, 011 la
parente d'experience de l'auteure et du personnage de Kalya a ete
soulignee,6 sans toutefois vraiment edairer la zone delicate 011 hors-texte
et texte s'interpenetrent.

n convient donc d'insister moins sur la verite biographique que
sur les apparences de l'autobiographie. Et la dynamique des cinq recits
mentionnes plus haut est dairement tributaire d'un tel mode narratif.
Magnifications de situations anodines (le fait de devoir manger du breuf,
ou l'importance d'un objet comme la balan~oire), mais qui sont lourdes
de signification pour l'existence ulterieure de l'enfant, ces reats font appel
a un mode homodiegetique eminemment retrospectif. La narration peut
parfois passer du passe au present, dans «La balan~oire,»« En route
vers le mot» et« Horreurs et delices, » de fa~on a attenuer les ruptures
temporelles qui separent le regard de l'adulte et la vie de l'enfant qu'll a
ete ; l'orientation commemorative reste dairement soulignee par un
inaugural « je me souviens, » suggere ou enonce (82), renvoyant a un
traitementpsychologique ou symbolique du souvenir.

D'un cote, dans« En route vers le mot,» on retrouve le recit de la
genese du rapport d'un individu (masculin) au langage et a la poesie,
cette poesie qui, en enseignant « le ressort et la detente des signes,»
endosse « les contradictions de l'existence, ses obscurites» (41). En
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proposant une analogie entre la naissance au monde et la naissance au
mot, le recit insiste sur la lecture symbolique de l'importance d'une
experience inaugurale. D'ou le traitement plutot conceptuel de
I'experience amniotique et de I'accouchement qui se trouvent exprimes
au debut de la narration. Le souvenir, bien qu'll entrame generalement
une certaine forme de reecriture de l'histoire personnelle, s'engage encore
plus ici dans un processus de transposition poetique, qui fait d'un destin
individuel, la representation d'une experience plus universelle.7

De I'autre cote du spectre des narrations acaractere autobiographique,
«Mon pere, mon enfant» est tout le contraire d'un souvenir tendant a
l'abstraction et a l'universel. A la limite du narratif, cette suite de
reflexions d'une femme quant asa relation avec son pere constitue une
interrogation tres fortement personnalisee sur la filiation familiale. Grace
a un ton direct et sobre, la narratrice livre sa perception de la figure
paternelle clans un recit discontinu dont le locutaire est ce pere disparu
depuis longtemps. Le theme de la filiation, qui revient dans d'autres
nouvelles (<< L'ancetre sur son ane,» « L'ermite des mers ») est explicite
dans le titre et la substance du recit, qui souligne, d'une part, le
renversement des roles (pere/fille =mere/fils) que permet le passage
du temps et, de I'autre, la continuite des traits paternels dans les
generations qui se suivent, lorsque la narratrice reconnait dans « les yeux
noirs » de son fils et de ses petit-fils, 1'« espieglerie voilee » de son propre
pere (90).

Entre les deux poles que nous venons de decrire se situent les deux
petites histoires d'enfance que sont « La balanc;oire » et « Horreurs et
delices. » La deuxieme est particulierement interessante puisqu'elle
associe deux souvenirs opposes: l'un negatif (etre oblige de manger du
breuf), l'autre positif (se delecter des restes d'une reception), dans une
dynamique de juxtaposition des contrastes qu'on associe souvent a
Chedid (Knapp, 7).

La commemoration soulignee dans « Le Cimetiere des libres
penseurs» est quant a elle d'autant plus forte qu'elle se situe
essentiellemental'exterieur du cadre familial. Eneffet, lorsqu'on reprend
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a son compte le souvenir d'autrui, comme le fait la fillette qui surprend
le geste commemoratif de la jeune femme aupres du tombeau de son
amant, on cree une chaine du souvenir reliant ici le monde des morts a
celui des vivants. Quand la fillette affirme: «n sera aussi dans mon
souvenir» (58), elle annonce que le geste commemoratif sera lui-meme
commemore, donc en quelque sorte mis en abyme.

Sous des diverses formes, le premier type de recit que nous venons
de decrire s'inscrit au cceur meme de la dynamique du recueil. Le proces
d'interiorisation qu'est le souvenir y est donne comme la resultante d'une
« conscience de la vie vecue, de l'experience acquise et a partager»
(Mieting, 151). Que cette conscience soit authentique importe peu, elle
possede les accents personnels qui permettent de developper certains
aspects de l'axe commemoratif.

Souvenir collectif et commemoration

Dans un autre groupe de nouvelles, la commemorationpasse du statut
de souvenir personnel a celui de souvenir collectif ou familial, grace a
une perspective du dehors qui donne a l'anecdotique une orientation
differente. On dirait ici que la commemoration, non revendiquee par un
sujet specifique au sein d'un discours qui se designe comme
autoreferentiel, privilegie une lecture moins personnalisante et plus
universelle. Voila pourquoi des nouvelles comme « L'Ancetre sur son
ane » ou « Les Metamorphoses de Batine, » qui constituent la
commemoration heterodiegetique d'un geste, d'une situation, d'une
lignee familiale, se lisent davantage comme des contes, c'est-a.-dire comme
des recits ou l'anecdote - depouillee de toute consideration
psychologique au premier degre - se revele en fin de compte plus
complexe qu'elle n'en a l'air.8 Cette distinction entre les deux premiers
groupes de nouvelles quant au traitement de la commemoration n'est
pas sans rappeler celle que l'on retrouve entre nouvelles et contes dans
Le Medianoche amoureux de Tournier, ou les seconds, racontes a. la troisieme
personne, sont porteurs d'un sens collectif (voire universel), alors que
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les premieres, narrees a la premiere personne, renvoient a la
problematique experience individuelle.9

Par ailleurs, un trait distinctif des trois nouvelles mentionnees est le
fait qu'au lieu de se centrer sur un souvenir de jeunesse, l'histoire met en
scene des episodes qui touchent essentiellement la fin de la vie de
personnages deja ages. En termes de perspective d'existence, on est plus
pres ici de l'epilogue que du prologue.

Par exemple, le recit qui ouvre le recueil, « L'Ancetre sur son me, »
raconte, en une forme de raccourci biographique, l'existence de l'ancetre
fondateur d'une famille, en insistant sur le traitement que lui reservent
ses descendants a la fin de sa vie et apres sa mort. IO On y voit l'histoire
familiale, detournee, reecrite par un travestissement du geste fondateur,
en l'occurrence la fondation de la famille par un homme de condition
modeste:

Plus d'unsiecle apres [...] certains descendants [...] tenterent
de dresser un arbre genealogique.
Tres vite, ils buterent sur le tronc. Le decouvrant obscur et
indigent, ils se haterent de le travestir.
Le « vendeur de bouchons » se metamorphosa en fils de
gouvemeur [...] (23).

La nouvelle temoigne avec une ironie discrete de l'evolutionhistorique
qui mene de l'ordinaire d'un individu a l'extraordinaire de sa legende.

Les caprices du rapport entre l'image et la realite, entre les attentes et
le destin font egalement l'objet de« Les Metamorphoses de Batine,» la
tres longue nouvelle qui est au centre meme du recueil. L'effort que font
les proches d'un peintre age pour le tirer definitivement de l'oubli, en
lui imposant une image differente de ce qu'il est, se termine ironiquement
en un echec. Le directeur de galerie americain est en effet de~u par ce
qu'il trouve apres la transformation subie par Batine. L'effet
commemoratif est rate; la commemoration ne pouvant prendre place,
peut-on croire, que dans l'authenticite. Ce recit repond au premier, OU
est souligne l'effet deformant de la commemoration, alors qu'ici, c'est la
deformation de l'image qui resulte en l'echec du projet commemoratif.
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Deux composantes de la commemoration ressortent clairement de la
description des rrots que nous venons de faire : l'inscription de 1'individu
dans le temps et sa filiation genealogique (avec la notion de responsabilite
qui y est rattachee). Si les autres recits du recueil n'apparaissent pas
toujours proprement commemoratifs, ils sont neanmoins apparentes a
ceux precedemment decrits par la fa<;on dont ils developpent ces deux
aspects.

Souvenir et temporalite

« Face au present» est d'ailleurs un exemple de nouvelle oil la
commemoration est doublee, comme le titre l'indique, d'une reflexion
sur le rapport ala temporalite. Ce recit a ason centre une interrogation
sur le statut du present, son rapport au passe, mais aussi aI'avenir, qui
est une preoccupation majeure de I'autobiographie et de la biographie.

Le rendez-vous avec le passe que represente la rencontre de Wallace
avec Pauline apres un demi-siecle est un acte commemoratif qui abolit le
temps: «lis [..] se regarderent [...] si longuement, si profondement que
le present devint soudain eternite » (34).

« La derniere ronde,» 011 est souligne le caprice du destin face ala
mort, constitue d'une maniere indirecte une reflexion ironique sur le
rapport au temps et ala mort.

Deux autres nouvelles, « Sacree mouche, » «Nee des tenebres, »
accentuent principalement l'importance du rapport ala temporalite grace
aune narration ala premiere personne. A la limite de I'anecdotique, ces
tres breves nouvelles, qui se situent ala fin du recueil, se centrent sur un
moment de I'existence ala fois anodin et tres significatif. Par l'interet
qu'on1ui porte, ce moment accede ainsi aun statutprivilegie, qu'il s'agisse
de la presence d'une mouche, dans un cas, ou d'une contemplation des
effets de l'aube sur la fa<;ade voisine, dans l'autre. n s'agit d'une forme
implicite de commemoration, eminemment privee, comme le souligne
l'insistance sur la force - parfois poetique, comme dans «Nee des
tenebres » - de l'ordinaire ou du quotidien.
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AlIegeances et filiations

n reste a examiner un dernier groupe de recits plus heterogenes
(<< L'Ermite des mers, » « La Femme en rouge» et « Le Poids des choses, »
« Le Tramway no 9 ») qui ont cependant en commun la notion
d'alIegeance et de responsabilite, dans un contexte familial ou collectif.

Tandis que « Le Poids des choses » peut etre saisi comme une
metaphore du poids des habitudes et des obligations, «La femme en
rouge» souligne I'attachement d'une mere a son fUs prisonnier. Bilan de
vie, ce recit constitue un rappel de la force de I'amour matemel. Ce rappel
s'incame dans la robe rouge, objet commemoratif qui evoque une periode
Oll la femme etait plus jeune, ainsi que sa relation avec son fils, puisque
c'est ce qu'elle porte pour 1ui rendre visite en prison.

« L'Ermite des mers » et « Le Tramway no 9» sont deux recits
homodiegetiques qui insistent sur l'instauration entre deux personnes
de liens etroits, familiaux ou non. Dans la premiere nouvelle, la
decouverte par le vieux gardien de phare de l'existence d'un petit-fUs
resulte en la creation d'une etroite relation choisie et assumee :

Nous dialoguons comme si nos ages, la disparite de nos
existences stimulaient en chacun un desir d'union, de
nouvelle parente (73).

De plus, en echo a ce qu'on retrouve dans« Mon pere, mon enfant, »
on insiste sur les ressemblances physiques d'une generation a l'autre,
signalant qu'une partie de soi est transmise a ses descendants, assurant
ainsi une forme de survie par-dela la mort.

Dans «Le Tramway no 9,» comme dans «Le Cimetiere des libres
penseurs,» c'est plutot la creation d'un lien dil a la contingence qui est
soulignee. L'entree de la jeune narratrice dans 1'univers d'autrui, celui
d'Edouard et de sa mere, la conduit a prendre la releve de cette derniere,
en assumant la responsabilite du jeune homme.

D'autres aspects de la notion d'allegeance sont illustres dans « Les
Freres du long malheur » et« Ala mort, a la vie. » Dans le premier cas, il
s'agit du dechirement eprouve par l'individu entre la famille de sang et
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la famille de choix; dechirement exacerbe par les conflits civils et
religieux. Dans le cas de la seconde nouvelle, l'etroite relation qui existe
entre deux freres (et le reseau de responsabilites qui en decoule) est mise
a dure epreuve par l'arrivee d'une troisieme personne qui change les
regles du jeu.

Chedid et la nouvelle commemorative

Au cours de sa carriere d'ecrivain, Chedid a fait plusieurs fois appel
au genre de la nouvelle, ce genre que Viegnes (1) estime quelque peu
neglige par le XXe siecle. Chedid semble d'autant plus affectionner ce
type de texte qu'illui rappelle la concision qui caracterise le travail
poetique pour laquelle on la connait principalement. ll Son dernier recueil,
A la mort, ii la vie, bien que tres diversifie dans sa substance comme dans
sa perspective, semble toutefois s'unifier autour d'une certain nombre
de strategies reliees a la retrospection et a la commemoration. nest
possible d'identifier la presence des memes strategies dans les recueils
anterieurs de Chedid. Par exemple, comment ne pas sentir l'effet
autobiographique relie aun souvenir d'enfance dans « La Punition » et
« Solfege aux reufs » (Mondes Miroirs Magies) ? On pourrait aussi pader
de commemoration implicite relie a un petit detail du quotidien dans
« Face aux violettes. »

nreste toutefois que ce que l'on retrouve occasionnellement dans les
deux recueils precedents se trouve en une concentration beaucoup plus
forte dans A la mort, ii la vie. En depit de la diversite des situations et des
regards narratifs, le recueil semble faire converger ses composantes de
fac;on acreer l'impression de non-differenciation signaIee par Vaquin. n
y a certainement effet de trompe-l'reil, la presence du« complexe » decrit
au cours de cet article donnant - par association - l'illusion que la
commemoration joue un role plus grand que ce n'est effectivement le
cas.

Meme si le recueil se termine par un recit qui constitue l'apologie de
la vie (<< Nee des tenebres »), le vieillissementet la mort rodent tout autour.
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Sous differentes formes, la mort se retrouve en effet dans bon nombre de
nouvelles. La mortinattendue qui surprend dans« La Femme en rouge, »
« La derniereronde » et« L'Ermite des mers ; » la reflexion sur une mort
qui date deja: « Le Cimetiere des libres-penseurs,» «Mon pere, mon
enfant» « L'Ancetre sur son ane. » Mais surtout la proximite et
l'apprehension de la mort, dans A la mort, Cl la vie et dans les nouvelles ou
se profile implicitement la mort au bout d'une longue vie. La
preoccupation du texte pour le regard retrospectif associe a la vieillesse,
la definition des filiations et des responsabilites est si systematique qu'elle
glisserait presque du cote de l'obsession, si ce n'etait l'ecriture retenue
de nombreuses nouvelles qui contraste avec le souffle des romans et des
autres recueils de Chedid.12 On peut se demander si une telle impression
de reserve n'est pas attribuable a une forme de pudeur face au traitement
- souvent autoreferentiel- de themes delicats, relies au vieillissement
et a la mort, qui, de toute evidence, s'imposent a la conscience de
l'ecrivain, mais semblent s'interdire des effets d'ecriture varies etbrillants.

On a maintes fois signaIe la presence, dans I'reuvre de Chedid, de la
dynamique complexe qui relie la mort et la vie. 13 Dans le cadre de ce
recueil, toutefois, les choses ne se presentent pas de la meme maniere.
Au lieu d'un echange continu entre les deux dimensions qui fournirait
la « tension cardinale » du texte (Althen, 36), c'est la mort qui semble ici
constituer la force d'entramement de la majorite des nouvelles, engageant
le lecteur a devenir le temoin d'un processus de reminiscence. Cette
presence sous-jacente de la mort est rendue encore plus determinante
par le titre qui, une fois degage de la nouvelle eponyme d'origine, prend
un sens beaucoup plus etendu et d'autant plus fort qu'il colle vraiment
avec l'ensemble des recits.

Dans le cadre de l'ensemble de l'reuvre de Chedid, il.serait tentant
d'affirmer que les recits de cetre auteure font generalement une grande
place a la commemoration. Onn'a qu'a penser au Survivant, roman ou le
souvenir de l'etre disparu devient si fort qu'il empiete sur le sens du reel
du personnage principal. On pourrait dire la meme chose de L'Autre, ou
le lien qui s'etablit entre deux etres meriterait certainement d'etre qualifie
de commemoratif. On se rend compte dans ces cas, que l'evocation
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commemorative se presente comme un moyen, un cadre, un contexte
qui permet al'auteure d'explorer des aspects fort diversifies. Dans A la
mort, i:i la vie, la commemoration se presente toutefois moins comme un
moyen qu'une fin, un objectif qui s'impose et qui relegue au second rang
d'autres preoccupations de l'ecriture. La commemoration, au lieu d'etre
point de depart et precede, devient point d'arrivee ; au lieu de permettre
un deploiement de l'ecriture, elle est l'instigatrice d'une convergence,
d'un retour aelle-meme.

Pour paraphraser la formule de Didier Coste (250), on pourrait dire
qu'en exprimant le commemore, le texte annonce que son expression
constitue la veritable commemoration.

Mais si cette tendance est indeniable, elle n'est pas tout; elle ne
constitue certainement pas le mot final d'un parcours complexe
d'ecrivain, pour lequel « [ill n'y a pas d'epilogue [...]1 Ni confins/ Ni
sens inverse/ Al'incessant voyage» (Poemes pour un texte,26).

Notes

INotons, au passage, que cette reminiscence est generalement associee ou attribuee
aux nombreux personnages ages qui peuplent ces histoires.

2Vaquin (7) souligne d'une fa~onpolie une certaine pauvrere des recits, en affirmant
que « [d]evant ce foisonnement de lieux, de personnages, de situations, l'ecriture ne
fait pas de differences. Elle demeure soignee et lisse. Au point que, parfois, elle semble
trop etale. »

3Ce commentaire de Georges-Emmanuel Clander (105) au sujet des Marches de
sables nous semble s'appliquer cl l'ensemble de la production de Chedid.

4Dans plusieurs de ses romans, Chedid developpe d'ailleurs la notion de famille
de substitution (voir L'En/ant multiple, 1989).

sDans ce sens, les nouvelles du recueil evoquent la definition que I'on donnait au
genre aux XVe et XVIe siec1es : un bref redt digne d'etre rapporte (Dupuis, 52).

6Kalya, grand-mere libanaise, qui a vecu en Egypte et qui reside depuis longtemps
en Europe, evoque en effet Chedid, installee en France depuis 1946.
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11 ne s'agit pas de dire que poesie et autobiographie ne font pas bon menage, au
contraire. La poesie est neanmoins trop evidemment travail de transposition pour ne
pas nuire d'une certaine maniere cl l'effet de vraisemblance autobiographique. Jean
Yves Tadie (11) signale que le redt poetique a tendance cl refuser - partiellement
la referentialite de ce qui se presente comme histoire (collective ou personnelle).

8Agnes Vaquin utilise d'ailleurs le terme conte (7) au sujet des deux premiers
recits mentionnes.

9Ace sujet, voir Jean-Philippe Beaulieu (163-171).

lOll ne s'agit pas de biographie au sens strict, mais plutot d'effet biographique,
auquel tend d'ailleurs plus ou moins tout recit de fiction, comme le signale M. Calle
Gruber (188).

llLa question de savoir quelle appellation convient le mieux cl Chedid est
eminemment discutable. La reception qu'on accorde cl ses ceuvres souligne cependant
que la personnalite poetique de l'auteure impregne tous les genres qu'elle emploie.

12Dans son avant-propos au numero de Sud consacre cl Chedid, Pierre Torreilles
(8) affirme d'ailleurs que ses« nouvelles sont des poemes en prose. »

13Astrid Olivia affirme cl ce sujet que Chedid est « contrainte d'envisager la mort
si elle veut saisir la vie» (166).
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