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Dans son ouvrage impressionnant sur les lettres qUE3becoises
contemporaines, L'ecologie du reel, Pierre Nepveu note la convergence entre
"la montee des ecritures migrantes et le fait que I'ecriture quebecoise dans son
ensemble n'ait jamais ete autant cosmopolite et pluri-culturelle" (201-2).
Nepveu va jusqu'a suggerer une litterature post-quebecoise, ou I'ecriture et non
la perspective litteraire prime: "a la litterature conc;ue comme un projet fonde
sur une memoire collective et une visee totalisante, se sont substituees la
pluralite, la diversite, la mouvance des textes" (14). Tout en reconnaissant le
probleme de "Iegitimite litteraire" que rencontre le texte migrant, selon Sherry
Simon,1 qui est peut-etre dO a la rencontre difficile des cultures, comme le
suggere la lecture sensible du roman La Quebecoite que nous offre Claudine
Potvin,2 nous proposons que I'ecriture migrante quebecoise offre la possibilite
d'explorer plusieurs preoccupations thematiques et stylistiques de la litterature
contemporaine mondiale, car elle ressemble de plusieurs points de vue aux
lettres postcoloniales provenant des pays hors du circuit euro-americain
traditionnel. En particulier, nous nous iriteressons a un sujet qui a acquis une
place d'importance dans les lettres contemporaines et, surtout, postcoloniales
- c'est-a-dire le concept de la memoire. Cette etude se conc;oit en tant
qu'exploration preliminaire et non pas comme analyse definitive du sujet
aborde.

La recherche d'une identite fluide, et I'ouverture a une multiplicite de points
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de vue rapprochent les ecrits migrants du courant postcolonial typique des
annees quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Si le Quebec a connu un discours
culturel plutot homogeme pendant les decennies soixante et soixante-dix,
comme le propose Micheline Cambron dans Une societe, un recit,3 la
production litteraire des decennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix offre le
portrait d'un Quebec contemporain OU les discours Iitteraires, historiques et
culturels s'entrecroisent pour souligner un certain eclatement des certitudes et
une fragmentation culturelle et ideologique. C'est dans ce contexte que
I'ecriture quebecoise contemporaine s'ouvre a la diversite, et que les
ecrivain(e)s dit(e)s 'migrant(e)s' sont lu(e)s et etudie(e)s.4

Pensons aux travaux de Sherry Simon et Pierre L'Herault,5 ou a la
publication dirigee par Lucie Lequin et Ma"lr Verthuy sur la voix migrante au
feminin: Multi-culture, multi-ecriture.

Pour Nepveu, I'ecriture migrante represente un renouveau pour les lettres
quebecoises, et propose un changement important vis-a-vis I'acte memoriel:

ce n'est pas le moindre prix des ecritures migrantes que de marquer la
fin d'une modernite amnesique, axee sur le pur present et le culte du
nouveau [... ] De nombreux textes des annees quatre-vingt mettent en
action cette espece de febrilite, d'agitation de la nostalgie [... ] Ce qui
importe, c'est alors ce va-et-vient, cette occupation de I'indecidable entre
le meme et l'autre [... ] une ecole "de la sensation vraie", ou s'eprouvent
simultanement les ressemblances et les differences, le depaysement et
le repaysement (L'ecologie du reel, 203-4).6

Christl Verduyn et Claudine Potvin ont egalement signale les rapprochements
stylistiques et thematiques entre l'ecriture migrante et I'ecriture au feminin:
Potvin note que les deux ecritures traitent souvent de la meme problematique:
"subjectivite, alterite, marginalisation, territorialisation, [et] representation."?

Ce qui a le plus attire notre attention dans les textes migrants des annees
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, c'est le role paradoxal qui y est accorde a la
memoire. Adoptant a nos fins un terme suggere par Regine Robin dans Le
roman memoriel- "Mon beau navire 0 ma memoire" (17) - nous proposons
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les metaphores de "navire" et de "naufrage" pour illustrer le fonctionnement
complexe de la memoire dans le texte migrant. Si I'ecriture migrante
entreprend la recherche d'une identite fixe, definitive, soit en reniant le passe,
soit en se noyant dans la nostalgie d'un passe idealise, elle cree une memoire
qui devient obstacle, un naufrage qui empeche tout mouvement. Mais quand
cette ecriture remplace· I'idee d'une identitedetinitive par le concept de
"I'identitaire" - neologisme que Simon a defini comme "I'identite consideree
comme une construction" ("Presentation," 9) -la memoire se presente comme
navire. Elle permet de vivre en derive, de naviguer entre le passe, le present
et I'avenir, de privilegier les concepts de nomadicite et de voyageur sur des
images a portee negative, tels I'exil ou I'etranger. Dans ce cas, la memoire, tout
comme I'identite, n'est plus un objet immuable, mais un sujet qui explore et
exprime son etat changeant. Comme I'affirme Nepveu, iI s'agit d'un refus de la
pure nostalgie, et en meme temps, un refus de I'amnesie (9-10). Dans
beaucoup de textes migrants, nous avons trait a une memoire fluide, culturelle
mais aussi corporelle, une memoire toujours consciente du fait qu'elle se
construit. A travers de nombreuses lectures, nous avons decouvert que les
deux memoires, memoire-naufrage et memoire-navire, sont souvent presentes
dans un meme texte migrant (ce qui empecherait une classification selon la
division binaire traditionnelle), mais a des degres inegaux d'importance ou de
frequence.

Le texte migrant "navire" refuse de se soumettre aux pieges que semble
offrir la societe d'accueil: I'assimilation dans I'oubli, ou la ghetto'isation dans
I'obsession des origines, ce que Regine Robin a deja appele "I'identite
objective."B Si I'on ne cherche plus a se detinir en termes statiques et
totalisants, la memoire, en tant que sujet qui s'interroge et se (re)construit sans
cesse, n'est plus un obstacle, mais un navire, dans lequell'exploration du passe
devient une fagon de partager ce qu'on est dans le present. Pour beaucoup de
textes migrants, la possibilite d'utiliser la memoire comme moyen positif de vivre
dans la derive de I'identite imaginaire se presente non seulement comme
theme, mais egalement dans la forme de I'ecriture. Le deroulement souvent
ambigu du recit semble imiter le mouvement imprevu de la memoire. Comme
le dit la citation bien connue de La Quebecoite, il s'agit d'une

Memoire felee
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Memoire fendue [... ]
11 n'y aura pas de recit
pas de debut, pas de milieu, pas de fin
pas d'histoire [... ]
pas d'ordre.
Ni chronologique, ni logique, ni logis. (86)

Les textes qui illustrent le plus clairement le role de la memoire dans la
creation continue d'une identite floue sont les textes ou la narration est aussi
la plus fluide, comme dans la poesie d'Anne-Marie Alonzo, qui partage des
elements du recit, ou dans les ecrits de Mona Latif-Ghattas, comme Quarante
vOiles pour un exil, sous-titre "recits et fragments poetiques." Dans les textes
de ces deux ecrivaines, le va-et-vient entre le passe et le present, I'ailleurs et
I'ici, I'invente et le reel, revele I'angoisse de I'exil mais aussi le bonheur possible
de la nomadicite. Dans ces textes, iI s'agit surtout d'une memoire corporelle,
qui se presente au moyen des sensations vecues au passe et redevenues
vraies au present.

La narratrice de Quarante voiles pour un exil se donne la tache de creer des
souvenirs/memoires de Nour, personnage qui represente la Nubie, terre
disparue, et I'enfance de la narratrice en Egypte. Cette narratrice, adulte,
retrouve des objets oublies depuis son enfance et se met ales examiner, ales
retourner, ales decrire dans le sous-sol de sa maison a Montreal. 11 s'agit
d'abord de la memoire-naufrage dans ce travail enumeratif: la narratrice adopte
un role de detective et assume le controle de son recit:

Des traces.
Petits bouts de papyrus eminces charges de signes [...]
Une femme enumere des memoires.
Des dizaines de vies. [... ]
Pour que seule je ramasse I'heritage de Nour. (48)

Et pourtant, malgre ses descriptions detaillees, ces objets - et les histoires
d'enfance qu'elle y associe - restent elusifs, ephemeres. Peu a peu, elle
delaisse son controle sur les fragments, le recit, le passe et le present,
acceptant que les vies qu'elle raconte sont fragmentees:
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Je decode les fragments de Nour.
lis n'ont pas de titres.
C'est moi qui les invente quelquefois pour m'eclairer.
Vous pouvez les changer, votre parole vaut la mienne. (54)

Ce qui est interessant dans ce texte de Latif-Ghattas, c'est le va-et-vient fort
poetique entre le passe lointain invente, represente par la Nubie, le passe
proche invente, represente par les recits d'enfance, et le present - egalement
invente - qui nous offre une narratrice ephemere et elusive qui cherche a
"vivre en repos de memoire" (103). Se I'on compare les objets retrouves par
la narratrice a la celebre madeleine de Proust, on constate que celui-ci a pu
retrouver, dans le present de sa memoire, tout un monde complet de son
passe. Mais dans Quarante voiles pour un exil, la narratrice reconnalt
I'impossibilite de recreer le passe fragmente dans un present egalement
dechire. Loin de pleurer cette stabilite ontologique, le texte finit par feter les
entrecroisements du passe, du present et de la memoire instables, afin, comme
dit le texte:

Afin que rien ne soit perdu
et que le mal du souvenir serve anourrir tous les
oiseaux. (90)

Le texte transforme "I'exil" du titre en une co-creation ou les lecteurs sont invites
ase plonger dans le "fleuve-souvenir" et a"change[r] les titres" (98).

Louise Dupre note que dans les textes d'Anne-Marie Alonzo, on voit
c1airement que I'ecriture migrante est un effort de "partager ce sentiment de
depossession, de depaysement, de recherche acharnee d'un pays perdu qu'on
retrouve momentanement en sachant bien qu'on le perdra encore, puisque rien
n'est jamais definitivement donne" ("Une traversee des territoires," 60). S'i1 n'y
a rien d'absolu, la memoire est aussi a interpreter, areinterpreter, et meme a
inventer. Dans la poesie d'Alonzo, la memoire est surtout basee sur les sens.
11 s'agit d'une memoire corporelle, souvent "olfactive" (Lucie Lequin, "Retrouver
le rythme,"117) qui, parfois, confronte et contredit la memoire evenementielle.
Comme le propose Alonzo dans Le Livre des ruptures, il faut "[i]nventer pour
faire vrai" (51). Elle cree un systeme langagier complexe et personnel, en
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fragmentant les mots et la syntaxe. Ce systeme langagier conteste, comme le
dit Robin dans un autre contexte, "I'univers linguistique norme [... ] dans une
alterite radicale" (Le roman memorie/, 186).9 Le travail sur la memoire chez
Alonzo s'effectue surtout au niveau de la nomadicite atemporelle: elle ecrit dans
Bleus de mine qu'au lieu d'appartenir, il faut "A part tenir" (31). "Serai," ecrit
elle, "de toutes races couleurs/de tous stages a la fois (33)". Alonzo ecrit non
seulement pour exprimer son propre etat de nomade a la memoire eclatee mais
aussi pour le partager:

ecrire n'est pas ecrire si non lu/ouvertldonne
voici donc I'intime offert de memoire. (Livre des ruptures, 111)

Les textes poetiques d'Alonzo et de Latif-Ghattas representent I'acceptation de
la memoire fluide, corporelle et changeante que I'on retrouve dans bon nombre
de textes migrants.

Cependant, dans d'autres textes migrants, la memoire reniee, cachee ou
meme trop dominante devient naufrage. 11 s'agit parfois d'une memoire
collective, d'un passe presque mythique, ce que Robin caracterise dans Le
roman memoriel comme etant "non pas du vrai restitue, reconstitue ou recree,
mais du plausible, du vraisemblable, de la fiction en un mot" (55). L'obstacle
pose par la memoire-naufrage peut prendre plusieurs formes, de I'oubli
inconscient a I'effort de cacher - a soi-meme comme aux autres - la verite
du passe, en passant par une nostalgie envahissante qui empeche tout
mouvement, a la creation d'un passe apprehende comme de la realite concrete,
qui refuse un regard clair sur I'autohistoire et une comprehension du present
aux personnages.

Une Femme muette de Gerard Etienne illustre c1airement les dangers de la
memoire oubliee, refoulee et cachee. Dans ce roman inegal ou les innocents
sont bons et les mechants sont mechants a I'outrance, Marie-Anne, une femme
d'origine ha'ltienne vivant aMontreal, lutte pour retrouver "ce qui lui reste encore
de memoire" (11) perdue dans "un souvenir dont la forme est nebuleuse" (55).
Marie-Anne n'est qu'un autre objet a refouler aux yeux de son mari, Gros Zo,
qui veut faire dispara1tre son passe a lui pour pouvoir acceder a une nouvelle
identite, en epousant une anglo-saxonne et en niant ses origines ha'ltiennes.
Longtemps prisonniere de cette memoire-naufrage adoptee par son mari,



Marie-Anne commence a retrouver I'equilibre en puisant dans la memoire
nebuleuse et en acceptant de vivre avec la fragmentation, voire I'eclatement
memoriel. Pour elle, il s'agit de refuser I'oubli, d'utiliser une multiplicite de
moyens pour retrouver sa memoire et son passe et, par la, d'acceder a un
present et un avenir viables. Marie-Anne regagne sa memoire a I'aide d'une
Quebecoise qu'elle rencontre par hasard, a I'aide d'autres femmes hartiennes,
et a I'aide de sa folie, qui lui permet de revoir son passe autrement. 1O Se
servant de I'image du double que I'on retrouve souvent dans la poesie de Saint
Denys-Garneau11

, Marie-Anne recommence a vivre lorsqu'elle est prete a
"descendre au fond de sa boite a fatras, [pour] retrouver la negresse lache" et
disloquee qui "couche a cote d'elle, [qui] dort a cote d'elle" (190). C'est en
"decouvrant peu a peu son vrai personnage" (191) aux moyens de la folie et de
la maladie que Marie-Anne retrouve I'air de liberte qu'elle avait legerement senti
"le jour de son arrivee a Montreal" (191). La plus grande partie du roman
insiste sur la memoire-naufrage - Marie-Anne ne pourra avancer dans sa
quete d'equilibre tant qu'elle refusera de reconnaitre le role de la memoire dans
le (re)construction de I'identitaire fluide. A la fin du roman, c'est Gros Zo qui
meurt, ayant fait de son passe un objet etranger a lui-meme, tandis que Marie
Anne commence a se sentir a I'aise dans sa ville, Montreal, et dans la culture
hartienne-quebecoise. La derniere image du roman marie les symboles qui
representent le Quebec dans "I'imaginaire migrant," la neige et le froid, au
symbole universel du renouveau:

Marie-Anne tend la main [... ] pour sentir passer des courants d'air froid
dont elle avait si peur. Elle descend le perron [... ] I'esprit accroche a I'une
des plus belles chansons de son pays qu'elle essaie de fredonner avec
une voix sur le point de retrouver sa melodie antillaise. (229)

Marie-Anne reussit a la fin du roman a retrouver et a utiliser sa memoire pour
recreer un passe qui lui permet de vivre librement, tandis que Gros Zo ne
surmonte pas les pieges de la memoire-naufrage.

Un roman de Dominique Blondeau, Les Feux de I'exil, illustre bien les
dangers d'une memoire creee que I'on prend pour I'unique verite. Ce roman
complexe problematise le role de la memoire dans la creation de I'identitaire.
Bien qu'Anastasia, une ecrivaine d'origine algerienne et le personnage principal
du roman, reconnaisse qu'elle construit un passe et un present pour un autre
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personnage dans le livre, une femme chinoise qui la fascine, elle ne peut
completement accepter d'avoir invente son propre passe a elle, afin de
I'interpreter, de le contraler et de le maitriser. Parce qu'elle n'arrive pas avivre
en derive de la memoire, mais qu'elle insiste plutat sur I'aspect contraleur de
celle-ci, elle finit par etre victime des "feux" du titre. Comme le reconnaYt son
amie Chloe, Anastasia "s'est inventee un double [...] Facette d'elle-meme, cree
dans le silence insupportable et malsain de ses journees, de ses nuits
fievreuses. Elle entretient une flamme ardente d'ou I'avenir est exclu et que la
mort invalide" (208-9). La memoire devenue objet et produit, meme s'il s'agit
d'un objet qu'on cree soi-meme, empeche le mouvement, car on s'attache a
une identite figee dans un passe fictif.

La Quebecoite de Regine Robin est I'un des textes les plus etudies dans
le domaine de I'ecriture migrante. 12 Pierre L'Herault presente un schema
abrege de ce roman complexe:

Dans La Quebecoite (1983), une femme venue de Paris, ou elle est nee
et a ete elevee, mais rattachee par ses periples et ceux de sa famille a
l'Europe centrale, a la communaute juive russe, passe de Snowdon
(tentation de reconstituer I'identite juive) a Outremont (tentation de
s'abolir dans I'identite quebecoise) au marche Jean-Talon (tentation du
refoulement, de la mise en marge dans un quartier des immigrants).
Jamais d'installation, mais toujours un redepart pour Paris jamais le
meme [... ] Ces histoires imaginees, ecrites au conditionnel, moins
successives que paralleles, impossibles a terminer, renvoient a
I'impossibilite de penser I'identite comme homogeneite [... ] ("Pour une
cartographie de I'heterogene," 65-6)

Pour la plupart, les etudes academiques de La Quebecoite se concentrent sur
la notion de I'identitaire, sur la complexite de la structure narrative, et sur le
travail sur le langage effectue dans le texte. Tres souvent, ces discussions se
construisent autour d'une opposition binaire - technique a base structuraliste
qui s'applique plutat mal a ce texte plurivoix. Par exemple, Simon adopte la
division binaire "centre! peripherie" en ecrivant: "Robin voyage a travers la ville
en en evitant le centre, tout comme sa narration tourne autour de la presence
inevitable de I'identite quebecoise.,,13 Ailleurs dans ses recherches, Simon se



penche surtout sur I'espace urbain et le travaillangagier dans ce texte-collage.
Elle propose I'hypothese que "La Quebecoite avance vers le constat du 'non
lieu' de la parole immigrante [... ] 1I manque un idiome vehiculaire pour
rassembler les memoires culturelles fortes et vives qui coexistent dans la vi lie"
(Le Trafic des langues, 142). 11 se peut, cependant, que ce roman exceptionnel,
tout en demontrant les lacunes langagieres de la narratrice, et de la societe, ne
vise pas une homogeneite memorielle -- qu'il n'y a pas au depart le desir de
"rassembler" ces memoires culturelles. Ce texte, en flottant d'une memoire a
I'autre, en les (de)construisant au conditionnel, en nous offrant une realite
textuelle qui ne saurait etre diachronique, depasse "le silence de la memoire"
pour installer "une tension permanente et feconde entre le passe et le futur
comme entre le particulier et I'universel" (Nicole Lapierre, Le Silence de la
memoire, 275, citee par Simon, 142).14

11 nous semble qu'au niveau du travail sur la memoire, La Quebecoite
depasse les oppositions binaires en explorant et en fetant la memoire-navire:
I'ambigu'lte memorielle. Bien sOr, nous pouvons reperer des exemples de la
memoire-naufrage dans ce roman complexe, surtout dans les passages qui
refletent, selon Potvin, la "reconstruction a tout prix d'une memoire ancienne,
brumeuse, douloureuse entre Paris, Budapest, Jitomir, New York, entre la
Pologne, la Russie, Auschwitz" (268). Mais si nous cherchons au-dela de la
memoire de la nostalgie et des limites dans ce roman, nous pouvons lire La
Quebecoite a un autre niveau, ce qui permet d'y reperer les benefices de la
memoire-navire. Evidemment, cela depend beaucoup de I'approche. Par
exemple, la OU Simon Harel voit dans les descriptions incessantes des
interieurs un effort d'adoucir la "crainte d'un effondrement de la memoire" et OU
Potvin decele le "desir de s'installer chez soi, sinon 'chez nous',"15 nous voyons
une acceptation de vivre en permanence dans "I'entre-deux" mais non pas
"hors lieu," pour reprendre deux expressions souvent utilisees par Robin. Pour
cette ecrivaine, ce hors-lieu n'est pas "vecu dans I'alienation et le malheur, dans
le desir des enracinements. Non. 11 est une position consciente, assumee. 11
consiste a traverser les codes, as'en jouer, a developper une parole nomade
qui ne soit pas une parole d'exil" (Le roman memorie/, 184-5). Comme I'ecrit
Pierre I'Herault, dans cet espace de I'entre-deux propose par Robin, on peut
parler de I'identite "comme d'une memoire eclatee, main non pas vide" ("Pour
une cartographie de I'heterogene," 67).
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Claudine Potvin s'est penchee sur la question de "la (de)construction de la
memoire" dans La Quebecoite. Elle revele, avec beaucoup d'honnetete
intellectuelle, sa reaction personnelle au portrait peu flatteur des Quebecois
francophones dans le roman, ainsi que sa propre tendance a baser sa lecture
sur la notion binaire du Meme et de l'autre. 16 Pour Potvin, "I'heterogene
langagier et la memoire ont partie liee" dans ce roman (270), et, donc pour elle
le projet de Robin n'est pas entierement reussi: "[Robin] propose une strategie
de I'entre-deux qui ne fonctionne pas encore tout a fait dans ce roman quoique
I'ebauche d'un de-tissage, d'un de-maillage et d'un metissage a I'interieur du
territoire litteraire y soit inscrite" (270). Cependant, c'est dans le va-et-vient
constant, sans ordre, entre I'ailleurs et I'ici, qu'on voit la demarche de la
memoire, et que Robin suggere non seulement le morcellement de I'exil, et de
la vie moderne, mais aussi la possibilite, voire la necessite, de vivre dans un tel
etat, et par la de transformer I'exil, qui cherche toujours a s'enraciner, en la
nomadicite, qui accepte de vivre "entre," dans la richesse des memoires et de
la vie actuelle.

Dans la postface a I'edition de 1993 de La Quebecoite, Robin distingue
entre les fictions "de bord" et "de frontieres."

Cette identite ["quebecoise"] introuvable (heureusement!) ne serait-elle
pas faite pour I'essentiel d'un effort inconscient qui vise perpetuellement
a se trouver au bord de, sur le point de, sans jamais franchir le pas; a en
rester au mode subjonctif, dans le fantasme, dans une potentialite qu'il
ne faut surtout pas actualiser; sur le bord de I'independance, sur le bord
de I'americanite sur le bord du postmodernisme, sur le bord de la
canadianite, etc. La fiction des bords en somme, et pas seulement des
frontieres et des contacts [... ] A nous d'affronter aujourd'hui une fiction
du bord infranchissable" (224).

Meme si ce roman problematise les questions d'appartenance, d'identite et
meme de I'identitaire, nous pensons qu'au niveau du travail sur la memoire
navire, ce texte est une fiction des bords, et non pas des frontieres, et cela en
depit du fait que Robin elle-meme definit La Quebecoite comme une fiction des
frontieres ("Postface," 224).



En conclusion, I'utilisation de la memoire dans I'ecriture migrante ouvre la
voie a un concept de I'identitaire comme processus et non produit, une
demarche ou la fragmentation et la multiplicite d'experiences passees et
presentes sont utilisees pour creer une identite fluide, en valorisant la rencontre
de la realite quebecoise actuelle avec la memoire culturelle, corporelle, et
individuelle, de chaque personnage. Cette etude, loin d'etre exhaustive, montre
qu'il existe un travail approfondi sur la memoire dans les textes migrants. Dans
bon nombre de ces textes, dont I'analyse depassera les Iimites de cette etude,
nous avons repere ce croisement de memoires qui reflete la fragmentation
longtemps associee a I'experience migrante, mais qui permet aussi I'elaboration
d'un identitaire cosmopolite. 17 Le commentaire de Lequin sur le "territoire" de
la creation dans les textes des ecrivaines migrantes pourrait s'appliquer
egalement autravail du texte migrant sur la memoire: "Territoire a la fois certain
et incertain, d'ici et d'ailleurs, mais territoire habite par le pouvoir de combiner
ces elements en apparence incompatibles" ("Retrouver le rythme, 120).
Certains textes migrants revelent une predilection pour la memoire-naufrage:
soit qu'on essaie d'y renoncer pour se creer une identite 'autre', soit qu'on
sombre dans la memoire devenue nostalgie, une espece de ghetto"lsation qui
empeche tout mouvement. D'autres textes, cependant, s'ouvrent davantage a
une identite fluide ou la memoire-navire nous presente un passe qu'on peut
interpreter et inventer en la (re)vivant. L'ecriture migrante exprime le sens
d'eclatement de I'unanimite typique de chaque societe postmoderne et
postcolonial, y compris le Quebec. Comme le dit Simon Harel, les textes ou I'on
revele sa propre dechirure suggerent une autre fagon d'imaginer I'identite
quebecoise: "non pas un preconstruit culturel, un ensemble d'attributs inertes,
mais un geste d'acquisition, alors un espace de rencontre [... ] possible" (Le
Voleur de parcours, 290)

Notes
1 Sherry Simon ecrit: "The theme of difference 'at home' has in almost every case
become the domain of the immigrant or minority writer - and the inscription of this
difference within a new cultural context is complicated by problems of literary
legitimacy" ("The Language of Difference: Minority Writers in Quebec," 119).

2 "La (De)construction de la memoire: La Quebecoite de Regine Robin" in Lequin et
Verthuy: 261-74.
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3 Micheline Cambron essaie de trouver un recit unifiant au fond de tous les discours
culturels de I'epoque en posant la question: "quelle histoire nous racontons-nous?"
(48). Elle parle d'un recit hegemonique qui cree une identite quebecoise, une
collectivite, avec un IIInous' englobant, vide de toute tension sociale ou politique, qui
congoit son destin comme une sorte de permanente reconduction excluant les ruptures
de I'axe temporel que supposerait la succession passe-present-futur [. 00] defini
spatialement, hors de toute exteriorite [... Ce recit] rejette d'emblee toute action
transformatrice" (176). Par contre, elle remarque qu'il y a deja present ce qu'elle
appelle les "mecanismes de mise a distance" (177), qui revelent, a travers la nostalgie
et I'heterogeneite du langage, "la radicale perplexite de la collectivite quebecoise face
a la definition hegemonique de son identite, qui sert de lieu d'ancrage dans la longue
duree a son desir d'evolution dans la courte duree" (180). L'eclatement progressif de
la societe traditionnelle rend encore plus visible - et ouvre la voie a la multiplicite de
sujets parlants des annees quatre-vingt. Le 'nous' totalisant donne place a un 'je'
multiple.

4 Cependant, beaucoup d'etudes sur les lettres quebecoises contemporaines
congoivent toujours I'ecriture migrante comme "marginale." Par exemple, le titre de
I'atelier dans lequel cette communication fut presentee, lors du colloque du American
Council for Quebec Studies a Quebec, etait: "La litterature quebecoise en marge." Et
dans I'avant-dernier chapitre de son ouvrage, Le Motif de l'identite," Claude Beausoleil
offre un survol des poetes migrants/es, mais ses commentaires semblent parfois
retenir cette separation entre le corpus quebecois et les ajouts a celui-ci, les ecrits
migrants. D'autres textes a signaler sur I'ecriture migrante quebecoise: le dernier
chapitre de I'Ecologie du reel (Nepveu); Verduyn, "La voix feminine de I'alterite
quebecoise," et "Ecriture et migration au feminin au Quebec: de mere en fille"; Louise
Dupre, "Une traversee des territoires," et Lucie Lequin, "Retrouver le rythme: les
ecrivaines migrantes ecrivent la rupture et le metissage."

Tout en s'opposant a la marginalisation d'une partie de plus en plus importante de
la litterature quebecoise, Regine Robin note la difficulte d'eviter la ghetto'isation: "Ne
pas se constituer en ghetto, ne pas ecrire de la Iitterature 'ethnique' precisement, mais
comment? Car il existe aujourd'hui deux courants dans la Iitterature quebecoise: un
courant que j'appellerai 'legitime' pour ne pas utiliser le mot si galvaude et si plein de
danger de 'souche' et celui de I'ecriture migrante, la fameuse ecriture 'ethnique' dont
La Quebecoite a ete en son temps une figure emblematique" ("Postface" a la
deuxieme edition de La Quebecoite, 1993: 211.)

5 Fictions de l'identitaire au Quebec (1991), et Le Traffic des langues de Simon (1994),
ainsi que leurs activites de recherches en cours.

6 Dans la derniere partie de cette citation, Nepveu fait reference a un texte



d'Anne-Marie Alonzo. Nous pensons que I'idee d'une memoire corporelle, ou "la
sensation vraie" sert a interpreter le passe et le present, s'applique a de nombreux
textes migrants. La memoire (qui est aussi le vecu actuel) de ces sensations vraies est
ce qui maintient la vie en derive, la vie nomade, ou I'on est toujours en train de repartir
pour "trouver un 'hors-lieu', partir a la conquete inconfortable des 'identites de traverse,'
tenter de faire jouer, envers et contre tout, cette memoire culturelle, imageante,
fictionnalisante" (Robin, Le roman memorie/, 195-6).

7 Potvin, (263); Christl Verduyn, commentaire au texte de Sherry Simon sur "The
Language of Difference: Minority Writers in Quebec," (128-9).

8 Cite par I'Herault, Fictions, 65.

9 Comme I'ont remarque plusieurs critiques, un defi a I"'univers linguistique norme" est
souvent pose par I'ecriture au feminin. Voir entre autres Louise Dupre, Stategies du
vertige (1989) et Sherry Simon, Le Trafic des langues (1994). Lequin souligne
I'importance pour Alonzo, qui "retrouve la parole conteuse de I'enfance et entre dans
I'ecriture qui devient memoire et vie" (119, nous soulignons).

10 Christl Verduyn remarque que "I'experience immigrante est difficile ... et la folie reste
une presence trop constante" (La voix feminine," 385). Mais nos lectures nous mement
a proposer que la folie, loin d'etre conc;ue comme un element entierement negatif, est
privilegiee par plusieurs ecrivains/es migrants/es dans leurs explorations memorielles,
car elle permet I'elaboration d'un identitaire en mouvance perpetuelle.

11 Voir par exemple "Accompagnement": "...Je marche a cote de moi en joie/ J'entends
mon pas en joie qui marche a cote de moi; Mais je ne puis changer de place sur le
trottoir/ Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-la et dire voila c'est moL .."

12 Robin semble preferer le terme "immigrante" pour qualifier son texte. Voir entre
autres les etudes de Sherry Simon, Anthony Purdy, Pierre Nepveu, Simon Harel, et
Claudine Potvin.

13 Cite et traduit par Potvin, 266. Le texte de Simon: "Robin moves around the city,
avoiding its centre, just as her narrative circles around the overwhelming presence of
the Quebecois identity" ("The Language of Difference," 124).

14 Pourtant, la tentation de voir de I'echec dans la fragmentation de I'homogene est
grande. Potvin ecrit: "Cependant, a la suite de Anthony Purdy, je serais d'accord pour
dire qu'il s'agit d'une postmodernite apres Auschwitz, ce dernier qualifiant le roman
d'angoisse plutot que de ludique, de desesperant au lieu de liberateur, de roman de
I'echec," (Potvin, 265).
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15 Harel, "La parole orpheline de I'ecrivain migrant" n.p., cite par Potvin, 268.

16 "A lire les listes [enumeratives] montrealaises, on se demande s'il n'y a que cela,
d'oll un certain effet de malaise. Est-ce le Quebec auquel tout etranger est confronte?
... Sommes-nous si folkloriques, ou si mecaniques, ou si cernes, si bornes dans le
sens cartographique ou autre? Ne sommes-nous qu'un bloc collectif coule dans le
ciment, nationaliste, francophone avant tout, mal politise?" (268).

17 Bien que les oeuvres litteraires postmodernes et postcoloniales revelent une forte
preoccupation avec les complexites de la memoire, il semble n'exister que tres peu de
travaux theoriques sur ce sujet. 11 y a bien sur I'ouvrage de Robin, Le roman memorie/,
qui distinguent entre memoire nationale, memoire collective, memoire savante et
memoire culturelle. Voir aussi le travail de Nicole Lapierre, et quelques articles divers,
tel "Memory, Voice and Metaphor in the Works of Simone Schwarz-Bart" de Kitzie
McKinney, et "Le difficile surgissement de la memoire" de Ratiba Hadj Moussa.


