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ans les interactions humaines, on connait des regards intenses qui, presque

toujours, expriment le fond de l'6me beaucoup mieux que les paroles les plus

6loquentes. Plus encore, le regard r6ussit i lui seul, d s'6riger en un langage essentiel d

I'entendement humain. La volontd ou 1e d6sir de regarder nait dans un besoin inn6 qui dynamise
l'esprit et engage l'6tre dans la recherche de la'connaissance et de la satisfaction de ses

impulsions affectives les plus profondes. Le regard dtablit donc son propre discours non-verbal
et met en branle un processus d'dchanges dynamiques entre les Otres.

C'est ce discours visuel qui constitue la charnidre structurelle essentielle queje tenterai
de "lire" tel qu'il se manifeste dans Zes Yeux baissds' de Tahar Ben Jelloun. Ce roman, comme

son tifte laisse deviner, n'est autre que I'histoire d'un regard port6 sur soi-m€me et sur autrui;
c'est aussi le regard de I'auffe et son influence sur l'1me de l'€tre observd. Zalra,la protagoniste,
jeune fille possddant < le don de lire dans les yeux des autres >> (Y8,62) et dou6e d'un regard
pdn6trant et int6rioris6, scrute I'dme de I'autre pour capter son essence m6me. Qu'il s'agisse du

regard 6changd entre le mari et sa femme, les parents et leur fille, ou la jeune fille et d'aufres

membres de son entourage, on retrouve cette mOme insistance sur le maniement du regard
comme le proc6d6 primordial le plus efficace pour transmettre la volontd et les d6sirs.

Je me propose donc d'analyser ce discours non-verbal et ses r6percussions dans I'esprit
de I'observateur. Ainsi serons-nous en mesure de voir comment Ben Jelloun prdsente les

diffdrentes interactions socio-culturelles d travers le regard: objet de respect ou de d6fi, de

soumission ou de rdvolte. Le regard s'affirme comme indice lclatznt qui touche aux recoins les

plus secrets de l'6me.
Pour bien appr6cier la signification profonde et les port6es subtiles de ce discours, il est

n6cessaire de souligner que dans la plupart des euwes de Ben Jeiloun, on peut identifier
plusieurs thdmes dont le plus important est celui de 1a condition sociale de la femme
maghrdbine. Celle-ci est li€e i sa soci6t6 par le regard, geste social fondamental qui se

manifeste comme un moyen de communication privii6gi6 dans l'dchange des messages d'ordre
sentimental ou social. Les yeux, < dernidre instance de la vdrit6 >> 
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Barthes, sont chez Ben Jelloun, la source de nombreux langages silencieux et crdent une
certaine tension psychologique dans le ddroulement du roman.

Nous verrons que la notion mOme du langage est mise en question. On a f impression que

Ben Jelloun veut, par le regard, extraire, arracher m€me, le sens vdritable, mais voi16, de

I'identitd humaine, et le sens cach6 des choses. Il n'est donc pas inconcevable que I'auteur fasse

I'apoiogie de ce geste humain face d f insuffisance du disours verbal et d ia clcitl morale
sociale. I1 investit le regard d'une capacit€ extraordinaire de ddcouverte progressive de soi dans

celui de I'autre et le transforrne en un processus efficace de pdn6tration visuelle dans 1'6me de

I'autre. Pour ben jelloun, le discours social est contamin6 par un non-dit, par un interdit oU il
est ndcessaire de trouver f inter-dit, ce qui est sugg6r6 entre les mots, et non ce qui est dit dans
les mots. Ce qui est refoul6, ou interdit ne peut €tre dit que par le regard, seul capable de capter
I'indicible; d'oir le r01e capital que joue le mdta-discours visuel qui projette le lecteur au-deld
du discours verbal incapable de v6hiculer le non-dit, afin d'interpr6ter ou de capter f inter-dit
et percer f imp6n6trabilit6 du discours social. Cette cogitation visuelle s'institue sans aucun
doute comme un langage int€riorisd et mdtamorphosant.

Regarder commence d'abord par un acte de perception qui se m6tamorphose en un acte

de rdception et d'appr6hension de I'autre et finit par devenir graduellement un acte de refldxion
sur I'autre et sur soi. Cet acte alimente la pensde avant de d6clencher un processus mental
d'auto-6valuation. Dds qu'elle est ciblde par I'ceil, la rdalitl extdrieure semble appartenir d
'I'autre; elle ne devient une r6a1it6 vdritable et accessible qu'aprds avoir 6td int6riorisde par le
regard. Ce regard transcendant s'exprime d'abord par une irrdalitd existentielle atteinte par I'ceil
de I'esprit et donc plus vdritable que larlalit€ vdhiculde par 1e discours verbal.

Outre son importance en tant que fait de civilisation, le regard est avant tout un < fait de

conscience o ' qui ddbouche sur I'introspection et la connaissance de I'autre. Rappelons aussi
que Ben Jelloun croit que < Chaque soci6t6 a un 6cran oir apparaissent les signes autoris6so >.

Cette citation, tir6e de son roman intituld Harrouda, souligne I'importance que le romancier
accorde aux signes dans son univers romanesque. Ces signes, qu'ils soient la prise de la parole
dans Harrouda, ou la libdration du regard dans Zes Yeux baissds, montrent le d6sir 6vident de

l'dcrivain d'attribuer aux gestes une signification sociale importante et une dimension humaine
capitale.

Dds le debut du roman, I'auteur insiste sur f importance du regard. Il raconte qu'un trdsor
cach6 dans la montagne et que, pour trouver ce tr6sor, une jeune fille,Zabra, est choisie par son

arridre-grand-pdre parce qu'<< elle avait des yeux immenses habitds par une lumidre douce et
changeante ,r.(Y8,9) Tout l'univers puise sa vie dans les yeux de la jeune fille:

Tu verras le jour se lever d'abord dans tes yeux, se propager ensuite dans les
montagnes et ies rividres. Tes yeux seront le lieu ou chaque nuit que tu auras
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travers6e laissera un morceau de tes r€ves. oir une histoire versera dans une autre
histoire, oi.r la lumiere du matin d6posera I'alphabet du secret. (Y8,9)

Ses yeux sont non seulement la source de ia lumidre mais le cente de propagation et de radiation
d'un langage myst6rieux, seul capable de ddcoder et de ddchiffrer I'univers symbolique. C'est cette
lumidre des yeux qui guidera les chercheurs d touver le t6sor cach6.

Source de lumidre donc, le regard deZalaa lui permetha dor6navant de d6couwir des €tes
qui I'entourent, de connaite, d tavers le regard qu'ils portent sur elle, les intentions profondes de leur
6me. Ler:r regard sera pour elle un miroir dans lequel elle r6ussira d se d6finir elle-mdme en tant que
jeune fille et plus tard d s'affirmer comme adulte. Le premier individu auquel Zalra se touve
confront6e est sa tante Slima. C'est une confrontation qui se passe de parole car le regard, d lui seul,
est plus que suffisant pour fansmettre le message. Ben Jelloun excelle ici d souligner I'importance
qutl accorde au regard:

Tout est dans les yeux. Quand ils sont baignds d'une eau jaune, c'est qu'ils sont
contamin6s par la laideur de fdme. Ma tante avaitla haine dans les yeux [...]. C'est
un liquide qui circule dans le corps. C'est d nous de le tansformer, de lui donner un
peu d'humanit6. (W, l+15)

Malgrd son jeune dge,Zahra croit ddjd d la capacitd de l'6te humain d se fansformer et d maifise
son destin. Au fond du regard rdside la profondeur de l'€tre. Son essence constitue un miroir oi se

refldtent les sentiments humains et naissent les dchanges les plus d6terminants dans la vie. M€me
un 6te marqu6 par la laideur morale comme Slima peut - il suffit de le vouloir, semble nous dire
Ben Jelioun - €tre capable de purifier son 6me en humanisant son regard. Mais Slima veut
alimenter la haine qu'elle porte dans ses yeux. Cette haine touvera une victime en la personne de
Driss, le frere de 7afua. Jalouse car elle croyait que le jeune gargon avait 6t6 choisi par l'ancOte pour
retouver le t6sor, la tante empoisonne le jeune gargon. En lisant ie regard de son frdre agonisant,
Zahra expime toute la douleur qu'il ressent:

I1 perdit la parole, puis la voix. Il nous regardait avec ses grands yeux, effraye [...] Il
y avait une s6r6nit6 surprenante sur son visage, c'6tait comme un sourire nah:rel et
permanent. Ses yeux grandissaientpour acceuillir toutes les larmes de I'enfance. Il ne
pleurait pas, mais fixait le ciel comme s'il interrogeait quelque 6toile sur I'origine de
cette souffran ce. (YB, I7)

Le regard attendri de Zalua continue de lire celui de son Aere mouant. Elle voit la mort arriver alors
que les yeux encore ouverts de son frere se vident de la vie et s'6teignent lentementjusqu'au moment
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ou < il n'y avait plus rien dedans ,>.(YB, i8) Quand l'6me de l'aufe se retire, son regard se vide de

son expression. D'ot I'intensit6 et f inquidtude du regard rdciproque qui d la fois souffre et inspire la
souffrance:

Toute la nuit, mes yeux restdrent fx6s sw lui. Je le regardais perdre la vie ou plus
exactement j'observais comment la vie s'dchappait lentement de ce corps qui n'avait
m€me eu le temps de tomber malade. (Y8,p.25)

M0me ies objets sont dot€s du pouvoir de tdmoigner. La jeune fille toume son regard triste et
accusateur vers les objets passifs et indifferents. Eux aussi, ils refldtent I'expdrience douloureuse
v€cue par Zalra: <Cette pidce otr tous les objets devenaient haissables parce que t6moins
impassiblesd'unemortinjuste.(Y8,p.25)Ellevengerasonfrereinnocentparlapuissancedeson
regard et sa capacit6 de renvoyer la haine qu'elle lit dans les yeux de sa tante, d'or) 1e d6fi, la
contestation, et I'ironie:

Je n'allais pas lui pardonner. Ni oublier. Bien au contraire. Je pensais d6jd d I'avenir.
Elle vieille, impotente, moi, jeune et vive, je n'allais pas la frapper. Mais juste la
regarder, I'observer, mesurer sa douleur et rire, juste sourire. Seuls ses yenx
essaieraient de lancer quelques dernidres flammes pleines de cette haine qui I'habitait.
(yB, t5-16)

Z,al'tra cowtfrt d6jd top bien la puissance du regard. Elle sait que seul le regard - le sien - saura
sinon andantir, au moins neutraliser celui de sa tante et la haine qui I'habite. Z,altra se sent en
possession absolue de son propre regard et de celui de Slima, son adversaire.

Toujours par le regard - int6rieur cette fois-ci - qu'elle interpelle I'aufe, en I'occurence le
pdre absent, exil6 en pays 6tanger et < qui vivait avec un petit paquet de souvenirs li6s les uns aux
autes par une m6me ficelle, celle du regard et de I'infinie tendresse >. (Y8,48)

Il est dvrdent que c'est encore grdce au souvenir du regard de I'aute que la permanence du lien
ente les membres d'une mOme famille est assur6e. L'esp6rance nait du d6sir de revoir l'€te aim6.
Si ce d6sir n'amve pas d s'assouvir, si la fistesse n6e de I'absence de I'aute envahit le cceur, le regard
s'efface ou s'assombrit et le lien humain faiblit <<Ses yeux pleins de larmes ne pouvaient rien voir.
Entre eux et les souvenirs, un 6cran maintenait tout dans le flou du brouillard>. (Y8,49)

Si le regard s'esquive donc, la m6moire est incapable de 1ui dormer une prdsence mentale
claire. Tout s'embrouille dans l'esprit de 7-ahra, ddsorientde et inquidte. En pensant au pdre, elle ne
voit que son regard douloureusement bless6. Ce < flou > prend racine dans I'incapacitd du regard
de se fixer, m€me dans le souvenir, dans le regard de I'autre et de s'en faire une image mentale.
L'absence de I'aute se fait sentir de facon douloureuse et intensifie la sensation du vide et au ndant.
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Ce ndant n'est que I'aboutissement d'un d6chirement intdrieur qui assombrit I'nme et atbiste le ceur.
Une 6me en souffrance ne se refldte plus dans le regard. La r6ciprocit6 - mOme con&ontationnelle -

du regard est plus expressive que son impdndtabilit6 car celle-ci laisserait I'esprit litt6ralement sans

optique. Quand le brouillard se dissipe, la lechue du regard se reprend. En effet, dds le retour du pere

dans sa patrie natale,Zaltran'observe - telle est sa vocation - que les yeux de son pdre: <Tout

6tait 6crit dans les yeux profonds de mon pdre, [...]. Je I'observais et lisais sa peine et son ddsarroi

dans chacun de ses gestes>. (Y8,95)
Encore une fois, on voit s'affirmer la thdse fondamentale du roman, i savoir que < tout est

dans les yeux )) et que le seul langage possible et siguifiant est celui du regard. Le regard de Zahra

ne cesse de lire dans les yeux de I'aute et agit sur son dme tout en I'aidant d se former une vision
personnelle de la vie. En lisant le regard de I'autre, elle apprend d se connaite. D'oir la r6flexivit6
dans laquelle un regard ext6rieur se tansforme en regard intdrieur. En observant les sentiments qui

unissent ses parents et qui se refldtent dans leurs yevx,Zahratansformera ce regard sur I'aute en

un regard sur elle-m€me. Cette manidre de differencier le regard peutrenforcer le tissu d'associations

qui se construit.
L'arriv6e du pdre amdne Zahra d observer et e commenter pour la premidre fois la relation

intime qui existe ente son pdre et sa mdre. Leur amour est 6vident et se passe de toute

description.car cet amour < ne parle pas. Il ne se ddcrit pas. I1 existe et reste en dehors des mots. Il
vit dans son 6temitd, dans son immortalitd. (YB,146) Peut-on douter de I'existence d'un tel amour

ou de la pl6nitude r€elle v6cue grdce i lui?

Et pourtant, leur amour est solide; sa force est dans sa beautd intdrieure, discrdte et
jamais nomm6e. Il est tout entier dans un geste: les yeux baiss6s. (y8,146)

Dewait-on comprendre que Ben Jelloun suggdre par ce symbole gestuel que c'est uniquement la

femme qui dewait baisser les yeux devant le mari? Rien dans le roman ne pourrait justifier une telle

interprdtation. Mais on a I'impression que Zahra comprend par li que la soci6t6 refuse d la femme

le droit de regarder son mari. Car elle refusera plus tard de baisser les yeux devant son propre mari.

Et pourtant elle considdre que I'amour liant ses parents est un amourid6al, car il se nor:rrit non des

sources ext€rieures mais de < sa beaut€ intdrieure >. Et c'est d partir de cette refl6xion qu'elle se

pense sur son propre destin et se demande si elle connaita un tel amour. C'esg encore une fois, par

le regard intospectif qu'elle entevoit ddjd cette passion qui sera < ni solide ni 6ternel, mais

fulguranb>. (Y8,146)
Faut-il se fieri I'image interioris6e que I'eil de I'espritofte del'amour? L'aufte,lhomme que

Zahra voudrait aimer, n'existe que dans I'imagination de la jeune fille. ZaWa, intensdment

intospective, se voit envahie par le visage de I'homme qu'elle croit pouvoir connaite:
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Le visage se dessina trds vite, m'habita de manidre intense, occupa mes jours et mes
nuits, mais je ne le vis jamais. Comment cette image s'6tait-elle install6e en moi au
point de me faire croire fermement que, derridre elle, il y avait un cofps, un nom, une

belle histoire? (YB, 146-7)

Zahrarepond d cette question qu'elle se pose en s'apercevant que cette < image changeante >> n'est
point repdrable dans la r6alitd de I'existence, bien qu'elle garde le souvenir d'un << regard, serein,
paisible, avec au fond, une flamme vive >. (YB,147)

Au terme de son intospection, elle d6couwe que < le visage de I'amour 6tait un masque de

cire, lequel [...] fondit lamentablement au soleil du pays >>. (W,147) Et elle ne tarde pas i ddcouwir
que de cette image id6alis6e de I'amour, < Seuls peut-6fe les yeux se maintiendraient avec leur
lumidre >>. (Y8,147) Quoique obs6d6e par le regard de ce visage, elle ddcide n6anmoins de <<

renoncer d ce jeu pour r6apprendre d regarder les 6tres vivants sans chercher d savoir s'ils
correspondaient d I'image que je gardais au fond de mon coeur )). (YB,147-8)

Voild une legon dure d comprendre. Z,ahra semble se dire qu'il ne faut point se fier d
I'imagination d6r6glde et d I'image inconcr6tisable que I'on se fait de I'amour. Le visage de thomme
qu'elle voudrait aimer ne se personnifie pas car il est cr6ature de f imagination. Il n'existe point de

< correspondance )) ente I'amour r0v6 et I'amour r6el.
Le r6apprentissage du regard se reprend sans rel6che, et devient le mode de vie choisi par

Zahra jusqu'au moment oir la lucidit6 du regard int6rieur tansforme ir nouveau les 6fes et les objets.
Zalva se ravise. Elle met en question l'existence d'un tel amour imagin6, un ( masque de cire >>,

incessament recr66 par son regard intdrieur, par cette < lumidre > scintiilante et inchangeante qui
sommeille au fond des yeux de I'aute. Z,altrane s'imagine pas le visage de laute dans sa conscience,
elle se regarde rdagir d cette image. Son regard s'obserye en observant celui de l'autre. MOme quand

son regard change, il est pleinement conscient de ce changement. Ici, la refl6xivit6 du regard atteint
une luciditd dtonnante et une authenficitd remarquable. Il pdndte non seulement les €tes vivants
mais aussi les objets. A force de regarder, le regard se tansforme, s'approfondit et m0rit. Il voit les
aures et les choses differemment. Il se laisse p6n6ter par son objet d'oir la r6ciprocit6 in6vitable et
enrichissante. Grdce au regard, une < infiltation > rdciproque - de I'aute et par I'aute - se

produit: ce que le regard voit, s'imprime dans la m6moire et se porte en soi:

Rien n'avait chang6, et pourtant tout m'y parut tds vieux et trds nouveau. Mes yeux
n'6taient plus les mOmes, ils avaient vu aute chose, d'autes images s'y 6taient
imprimdes, d'autres visages s'y dtaient infiltrds. Je portais en moi tant de nouvelles
choses que mon regard ne pouvait qu'€fe impitoyable. (W,I33)
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Ainsiregarderdevientune n6cessit6,la seule fagonde "lire" etde comprendre l'aute.Zalvaneparle
pas, n'a gudre besoin de parler. Quand elle sent I'envie de comprendre, il lui suffit de regarder l'aute
pour I'atteindre et le comprendre. C'est ld un point essenhel qui vient appuyer la thdse du regard
comme 6tant le seul discours privil6gi6 par Ben Jelloun pour communiquer avec I'aute ou pour
6voquer sa prdsence devant le regard int6rieur de I'observateur. Ainsi pour connaite ou 6couter
I'aufe, il suffit que Tahraregarde Safia, sa nouvelle amie: <<Je n'avais pas la patience de lire dans ses

yeux tout ce qu'elie avait envie de me dire.... Sur son visage planait une immense tristesse>. (YB,
I 34) Et quand Safia se perd, seule Zahra sait la refouver et la comprendre en fouillant dans ses yeux:
<<Je m'approchai d'elle, pris son visage ente mes mains et essayai de lire dans ses yeux. Ils 6taient
vides comme une maison abandonn6e>. (Y8,140)

Ce regard-lecteur est capable de pdn€ter dans tous les esprits. Quand un pr6tendu peinte
tombe amoureux d'elle, lui aussi ne podrra la comprendre qu'd ravers le regard. Il est significatif de

noter ici que c'est elle qui imagine le peinte en tain de lui dire: < Je te regarde pour t'apprendre >,
(YB,152) car c'est le regard de l'aute aussi qui cherche d connaite Zahra; <Tu ne dis rien. En me
parlant tu baisses les yeux comme si tu cachais un sentiment. J'essaie de capter ton regard et de le
retenir le plus longtemps possible>. (YB,I53) Et comme si elle se r6veillait de sa r6verie, elle lui
lance sa pens6e:

Cet homme ne captera rien. Il pense que je suis une petite chose sage qu'on peut blotlir
dans ses bras et garder aussi longtemps qu'on veut. Non seulement il se tompe, mais
c'est un mauvais peinte. (YB,I54)

Si elle refuse de regarder ou d'accepter le regard de I'aute, elle n'arrive pas toujours d d6fier celui
de I'aute. Malgr€ sa d6sespdrance et son d6sarroi, malgr6 sardbellion conte la soci6td et sonrefus
de certains enseignements, elle accepte ndanmoins certaines normes sociales v6cues par elles et par
toutes les femmes maghr6bines avant elles: etle, Z,ahra, ne peut pas s'emp€cher de baisser les yeux
devant le pdre. Ici, le regard se refuse; il est forc6 au silence ou il accepte lui-m€me le silence.

Dans sa tentative de refuser I'appartenance d la patie du pere, car < [sa] patrie est un visage

[...] une lueur essentielle>, (I'8, 293) 7-ahra continue d'appartenir au royaume du pere, royaume oi
le regard se baisse sans remettre en question le droit au regard et sans vouloir s'afflrmer, car c'est
un regard qui accepte volontairement I'autorit6 du pdre. Aucune n6cessit6 de d6fier le pere. C'est le
seul regard non contestd, mais respect6. Si Zahra se croit capable de refuser I'appartenance au pays
d'origine du pdre, elle ne peut ni ne veut renier le pdre et I'autoritd du pere:

Quand mon pdre m'ordonne de baisser les yeux, je ne peux pas rdsister ou faire
autement. Mes yeux se baissent d'eux-m€mes. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais
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seulement que crest I'expression d'un pacte enhe nous deux. L'amour, c'est d'abord le
respect qui s'exprime par ses gestes. Il ne faut pas chercher fds loin. (YB,163)

Face au pdre, le regard ne veut pas r6sister. Devant le pdre, et d cause d'un < pacte ente nous deuru>,

elle accepte de baisser les yeux, elle qu'on a toujows accusde d'ete "effrontde" car

je regardais les gens en face, soutenant leur regard jusqu'ir ce qu'ils se fatiguent et
renoncent d m'intimider avec leurs yeux ronds et mechants. Je n'acceptais de baisser
les yeux et la t€te que face d mon pdre. Il avait cette autoritd sur moi de fagon naturelle,
sans avoir recours ir Ia menace ou d I'intimidation. Je redevenais toute petite, d6sarm6e,
pr€te d ob6ir. Il n'en abusait pas. (YB,164)

Acceptera-t-elle de baisser les yeux devant le mari aussi? Car elle se marie dds son retour en France
tout en fioyant €tre follement amoureuse de son mari. Bient6t elle ddcouvre que ieurs < regards
divergeaient>>, (YB, 272). Mais oute ces <divergeances>, son mari veut s'arroger le mdme droit
envers sa femme que celui que le pdre possdde face i sa fille, d savoir qu'il veut obliger sa femme,
Zalta, d baisser les yeux < par pudeun en sa prdsence. Elle se voit priv6e de ce droit fondamental
qu'est son droit au regard. Le regard de I'autre la force i se pencher sur sa propre condition de femme
et elle se dit: (Il me veut "les yeuxbaiss6s" comme au temps oir laparole de I'homme descendait du
ciel sur la femme, tete et yeux baissds. (Y8,274) C'est d ce moment que sa r6volte 6clate: elle
regarde son mari dans les yeux et lui lance: <<Lapudeur, c'estregarder I'homme en face.>> (Y8,275)

Ainsi se r6alise ce que le philosophe Henri Bergson appelle de paralogisme
psychophysiologique> thdse qu'il ddfinit ainsi: < Un dtat cdrdbral6tantpos6, un 6tatpsychologique
d6termin6 s'ensuit >>. 

5 Le regard p6n6tant de Zahraprend conscience de sa condition de femme
qu'on voudrait soumettre malgr6 elle dr I'autorit€ de I'homme; cette prise de conscience ou cet < 6tat
cdr6bral > donne naissance d un sentiment de refus de cette condition et mdne d une r6volte, <<6tat

psychologique> qui, d son tour, prepare la voie d la libdration absolue, d la prise du regard et d la
' prise du droit de regard. Devant son mari, personnification de son d6sir d'aimer et de son amow r€v6,
Zahra, se voyant priv6e du droit de regard qu'elle considdre sien, et voulant s'6galer d lhomme au
niveau sentimental et intellectuel, rdagit violemment conte cette condition imposde. On assiste par
ld d I'institution, dans son esprit, d'un processus de transformation intdrieure pour conqudrir son droit
au regard.

Les Yeax baissds se r6vdle comme Ie roman oii Ben Jelloun privildgie le regard comme le seul
moyen authentique de communication. C'est le regard de I'aute qui donne naissance au regard
int6rieur et d la r6fl6xivitd essentielle du regard. Zaltraregarde le monde qui I'entoure, et ce regard
portd sur le monde finit par se regarder elle-m6me et par consdquent d lib6rer son regard et d se

libdrer du regard possessif de I'aute et d affirmer son propre regard et son droit au regard.
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Au d6but du roman, Zahra declare: < je voulais €te celle par qui la rupture arrive >> (Y8,44).E1le
rdalise cette rupture en comprenant que c'est par le regard qui refuse de se baisser et de s'abaisser que

se manifeste sa volont6 de liberation et la n6cessit6 de la prise du regard. Cette < jeune fille nubile
nde prds d'une source d'eau pure, [qui] a la passion de la connaissance et de la jusfice > (IB, 194) se

rdvolte conte I'injustice du refus de regard qu'on veut lui imposer. Comment ne pas se rdvolter
quand elle voit se refuser le droit de regarder I'aute, surtout le mari qu'elle voudrait aimer?

Comment pounait-elle accepter une telle injustice quand sa soif de connaite les autes ne peut

s'etancher que par le regard? Sait-on comm e Zalua quela plus profonde < humanit€ >> des €ftes < est

dans leur regard >? (W,259).
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