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TEXTE

L’af fir ma tion pro gres sive, dans les contextes eu ro péens, d’au teurs, de
textes et de lit té ra tures qui se si tuent hors de ce que l’on dé fi nit nor‐ 
ma le ment comme le canon oc ci den tal, semble ren voyer à un en‐ 
semble de phé no mènes et de dy na miques qui marquent un tour nant
pour les études lit té raires et cultu relles, et pour la pra tique hu ma nis‐ 
tique en gé né ral. S’ouvrent ainsi de nou veaux par cours et iti né raires
cri tiques per met tant la for mu la tion d’épis té mo lo gies dé ter mi nantes
pour une ré flexion sur les in ter ven tions cultu relles et lit té raires dans
les « contextes contem po rains glo ba li sés » 1. Les cir cuits édi to riaux,
les contextes aca dé miques et la cri tique re pré sentent quelques- unes
des ins tances de ré cep tion de ces pro duc tions non eu ro péennes dont
l’af fir ma tion et la dis sé mi na tion se confi gurent comme des phé no‐ 
mènes crois sants, fa vo ri sant l’émer gence de dé si gna tions et d’iti né‐ 
raires cri tiques com plexes, in flé chis sant la pra tique et l’in ter ven tion
hu ma nis tiques dans les es paces/temps de la post co lo nia li té. Concer‐ 
nant les lit té ra tures na tio nales pro duites en langues eu ro péennes
mais si tuées en de hors de l’Eu rope, la di men sion du par tage lin guis‐ 
tique dé ter mine un en semble de re la tions lit té raires, cultu relles, po li‐ 
tiques et éco no miques aussi va riées que pro blé ma tiques. Quant au
champ lit té raire, l’opé ra tion na li té du pa ra digme lin guis tique se ré vèle
gé né ra le ment dans les dy na miques de do mes ti ca tion e/ou d’exo ti sa‐ 
tion de pro po si tions lit té raires en de hors de l’es pace cultu rel des ex- 
métropoles, cette lo gique s’éten dant éga le ment à l’en semble des stra‐ 
té gies politico- culturelles, et donc éco no miques, qui éta blissent l’af‐ 
fir ma tion et la lé gi ti ma tion de pro po si tions lit té raires dé ter mi nées.
Ainsi, la dé fi ni tion exo gène d’un pos sible canon lit té raire na tio nal et
l’émer gence de car to gra phies lit té raires al ter na tives témoignent- elles
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d’un désa jus te ment entre pers pec tives en do gènes et exo gènes à l’es‐ 
pace cultu rel en cause. La si tua tion de la com mu nau té de langue por‐ 
tu gaise, la lu so pho nie, par tage cer taines ca rac té ris tiques propres à
d’autres com mu nau tés lin guis tiques eu ro phones, l’an glo pho nie ou la
fran co pho nie par exemple, en ce qui concerne le pou voir de lé gi ti ma‐ 
tion que les an ciens centres semblent tou jours exer cer sur les an‐ 
ciennes pé ri phé ries, mais aussi par rap port à l’en semble des re la tions
cultu relles, sup po sées pri vi lé giées, vé hi cu lées par le par tage de la
langue. À ce pro pos, le Ma ni feste pour une lit té ra ture monde en fran‐ 
çais - signé par qua rante quatre écri vains des dites Lit té ra tures fran‐ 
co phones et pu blié en 2007 dans le jour nal Le Monde - per met d’éta‐ 
blir des contre points entre dif fé rents contextes cultu rels, en ce qu’il
consti tue un cas em blé ma tique de ce que l’on pour rait dé si gner
comme le pa ra doxe ma tri ciel et contin gent qui confi gure la fran co‐ 
pho nie et donc la com mu nau té lit té raire et cultu relle qui lui est as so‐ 
ciée. En fonc tion des contextes géo gra phique, his to rique, ou po li‐ 
tique, le sens des termes fran co pho nie et lu so pho nie 2 a pris des sens
dis tincts. Les dif fi cul tés à dé fi nir ces termes tiennent en par tie au fait
qu’ils re couvrent au moins deux as pects de na ture dif fé rente. Les
termes, gé né ra le ment écrits avec une mi nus cule, dé si gnent une agré‐ 
ga tion de phé no mènes en rap port avec les dis cours et les ins ti tu tions
tou chant au pro jet de ras sem ble ment des pays de langue fran çaise ou
por tu gaise res pec ti ve ment, in dé pen dam ment de leur ins crip tion his‐ 
to rique. Quand ils com mencent par une ma jus cule Fran co pho nie et
Lu so pho nie se ré fé rent nor ma le ment à une al liance entre membres de
l’Or ga ni sa tion In ter na tio nale de la Fran co pho nie (OIF) 3 ou de la Com‐ 
mu nau té des Pays de Langue Por tu gaise (CPLP). La fran co pho nie mo‐ 
derne 4, pro jet des ti né à re lier les pays « ayant en com mun l’usage du
fran çais », puis « le fran çais en par tage », s’étant quant à elle concré‐ 
ti sée sur le plan ins ti tu tion nel au tour de va leurs com munes d’un
«  hu ma nisme in té gral  » unis sant tous les conti nents et toutes les
races 5. Les an ciennes co lo nies et la mé tro pole alors gou ver née par le
gé né ral de Gaulle, convergent aux ni veaux lin guis tique et cultu rel
plus que po li tique, la consti tu tion d’un en semble fran co phone ser vant
les in té rêts de cha cune des par ties en ga gées. Au com men ce ment du
pro jet, il s’agis sait pour la France de ga ran tir une ex pan sion lin guis‐ 
tique et cultu relle et d’af fir mer son rayon ne ment dans un monde bi‐ 
po la ri sé par la guerre froide, l’ob jec tif étant pour les pays afri cains
concer nés de « prendre pied sur le ter rain de la mo der ni té » 6. Il fau‐
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dra ce pen dant at tendre les an nées 1980 pour que le volet po li tique de
la Fran co pho nie, co or don né par la France, fasse «  se re joindre les
deux voies prin ci pales du pro jet ‘fran co phone’, jusqu’alors dis jointes :
celle, franco- centrée, d’une po li tique cultu relle na tio nale et celle,
margino- centrée, d’une co opé ra tion in ter na tio nale sur fond d’en ri‐ 
chis se ment cultu rel mu tuel » 7 Mais la Fran co pho nie s’est consti tuée
de façon aléa toire et s’est élar gie en fonc tion de si tua tions his to‐ 
riques spé ci fiques, du contexte géo po li tique mon dial et sous la forme
d’une va rié té de struc tures ins ti tu tion nelles sans poids po li tique ef‐ 
fec tif 8. À un autre ni veau, soup çon née de néo co lo nia lisme, l’ac tion de
la France dans ses ex- colonies a fait de la co opé ra tion un outil am bi‐ 
gu, aussi bien au plan po li tique qu’éco no mique et cultu rel, les pays
afri cains concer nés re pré sen tant des en jeux stra té giques pour des
par te na riats dans le contexte de la mon dia li sa tion de l’éco no mie. Il en
va de même pour la Lu so pho nie, au re gard des stra té gies mises en
place au sein de la Com mu nau té des pays de langue por tu gaise, et
plus par ti cu liè re ment à tra vers ce que l’on dé signe par PA LOPS, c’est- 
à-dire les Pays afri cains de langue of fi cielle por tu gaise. La com bi nai‐ 
son d’en jeux tels que la conquête de mar chés, la pro mo tion d’une
langue et d’une culture col lec tive ou l’ar gu ment de la di ver si té cultu‐ 
relle, forme un amal game rhé to rique des ti né à convaincre de l’uti li té
du fran çais - ou du por tu gais - au ni veau in ter na tio nal 9. Les pro jets
fran co phones et lu so phones sont ainsi condi tion nés par les choix po‐ 
li tiques et idéo lo giques des an ciennes mé tro poles. Dans le cas de la
France la ques tion de la dé fense lin guis tique et du pu risme qui y est
as so cié revêt sans doute une di men sion par ti cu lière 10. Mais le défi de
conci lia tion entre les ob jec tifs mo no glos siques de po li tiques in té‐ 
rieures et ceux d’agen das re la tifs à la co opé ra tion in ter na tio nale, gui‐ 
dée par le plu ri lin guisme, le plu ra lisme cultu rel et met tant en exergue
« les langues fran çaises et por tu gaises 11 » et leur in ven ti vi té, res tent
com muns aux deux aires géo lin guis tiques. Ces phé no mènes peuvent
être ob ser vés et ana ly sés à par tir des pro duc tions cultu relles, les pro‐ 
duc tions lit té raires étant à cet égard exem plaires. En effet, l’in exis‐ 
tence d’un objet socio- historiquement re pé rable qui ré pon drait à la
« fran co pho nie lit té raire » ou à la « lit té ra ture lu so phone », rend pro‐ 
blé ma tique la consti tu tion d’un en semble lit té raire dit fran co phone
ou lu so phone. Car
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[l]e scé na rio tra di tion nel - ou ‘scé na rio ro man tique’ – qui per met de
com prendre la plu part de la ge nèse des grands en sembles lit té raires
na tio na li sés, ne peut évi dem ment être convo qué ici : nulle ‘na tion
fran co phone [ou lu so phone]’ ne consti tue le sou bas se ment à la fois
spi ri tuel et po li tique com mun sur le quel s’éri ge rait un mo nu ment lit ‐
té raire pré sen té comme lin guis ti que ment spé ci fique et re la ti ve ment
co hé rent par rap port à son socle an thro po lo gique 12.

La «  fran co pho nie lit té raire »   dé signe gé né ra le ment les lit té ra tures
non hexa go nales en langue fran çaise 13 aussi bien en Eu rope qu’en de‐ 
hors de l’Eu rope, si tua tion pour par tie com pa rable à celle de l’An glo‐ 
phone World Li te ra ture, long temps dé si gnée par Com mon wealth Li te‐ 
ra tures 14. No tons que dans le cas de la langue por tu gaise, la dé si gna‐ 
tion « lit té ra ture/s lu so phone/s » s’ap plique nor ma le ment aux lit té‐ 
ra tures des pays de langue of fi cielle por tu gaise, à l’ex cep tion du Por‐ 
tu gal et du Bré sil. Le terme fran co phone/s im pose par ailleurs une
dis tinc tion entre la France et les autres cultures où le fran çais est
pré sent 15 et vé hi cule une perte sym bo lique dans le pas sage de la dé‐ 
no mi na tion « lit té ra ture fran çaise » à celle de « lit té ra tures fran co‐ 
phones », dé non cée par les écri vains «  fran co phones  » eux- mêmes.
On peut élar gir cette dy na mique au contexte de la langue por tu gaise
pour le quel lu so phone ren voie gé né ra le ment et es sen tiel le ment au
conti nent afri cain. Cette stig ma ti sa tion de cer taines lit té ra tures eu‐ 
ro phones « mi neures » dans l’or bite de lit té ra tures « ma jeures » eu ro‐ 
péennes est ex po sée dans le Ma ni feste pour une littérature- monde
en fran çais dont les si gna taires plaident pour une langue fran çaise
«  li bé rée de son pacte ex clu sif avec la na tion » et ap pellent à ré agir
contre la di vi sion entre une lit té ra ture fran çaise  et des lit té ra tures
fran co phones au pro fit d’une littérature- monde en fran çais.

2

La construc tion de sa voirs sur les lit té ra tures fran co phones et lu so‐ 
phones et sur leur dé cou page s’est éla bo rée à par tir des prin cipes qui
struc turent un es pace non consti tué en tant qu’en ti té lit té raire ins ti‐ 
tu tion nelle 16, mais éga le ment de la com pa rai son entre zones lit té‐ 
raires ap pe lées fran co phones ou lu so phones, ou en core des mo da li‐ 
tés de leur rap port à la France et au Por tu gal. Dans le cas de la langue
fran çaise, la lit té ra ture dite fran co phone s’est frayé un che min dans la
l’his toire lit té raire mon diale, bien qu’in dexée à la pro mo tion de biens
cultu rels en langue fran çaise pro mus par la France. En effet, la ré
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flexion théo rique prise en charge et pro blé ma ti sée, no tam ment par
l’ins ti tu tion uni ver si taire, pos sède une tra di tion 17 qui suit les scan‐ 
sions du chan ge ment de pa ra digme mar quant le dis cours de la
culture. D’une po si tion franco- centrée et mo no lingue – la « Ci vi li sa‐ 
tion de l’Uni ver sel » chère à Sen ghor 18 – à la plu ra li té cultu relle, en
pas sant par la construc tion d’un « exo tisme tiers- mondiste » 19 cor‐ 
res pon dant aux spé ci fi ci tés at tri buées à dif fé rentes «  aires cultu‐ 
relles » 20 et, par ex ten sion, à leurs pro duc tions sym bo liques, les en‐ 
jeux du «  dia logue des cultures  » s’ap pa rentent aux luttes sym bo‐ 
liques me nées par exemple par les mi no ri tés fran co phones telles que
le Qué bec ou les jeunes États afri cains dans les an nées 1970. Pa ral lè‐ 
le ment, des en sembles fran co phones dis tincts na tio na li sés comme
les lit té ra tures belge, suisse ro mande et qué bé coise, qui pos sèdent
une tra di tion dis cur sive de puis le XIXe siècle, rendent né ces saire un
cadre épis té mo lo gique qui per mette de ré soudre la ten sion entre la
prise en compte du fait lit té raire fran co phone dans sa glo ba li té et son
ar ti cu la tion au dé cou page par zones spé ci fiques, par fois hé ri tières
d’une cri tique consti tuée en sous- champs dis ci pli naires (les « Études
qué bé coises » par exemple). En somme, les « Études fran co phones »
se sont éla bo rées en contre point d’une pos ture nor ma tive qui vou lait,
pour le dire sim ple ment, que l’écri vain fran co phone mai trise un fran‐ 
çais « uni ver sel » ou clas sique éta bli selon le canon lit té raire fran çais,
mais dé crive des réa li tés lo cales. Elles ap pellent éga le ment à ce que la
pro blé ma tique fran co phone s’au to no mise des dis ci plines plus an‐ 
ciennes telles que l’eth no lo gie, pour les cultures afri caines par
exemple 21, et qu’elles évitent l’écueil de la gé né ra li sa tion au tant que
celui du mor cel le ment 22. Les pers pec tives va ria tion nistes qui en ont
dé cou lé à la fin du XXe siècle adoptent, à l’égard de leur objet, une
pers pec tive poé tique 23 mais aussi socio- historique per met tant de
confi gu rer deux en sembles éga le ment dé ter mi nés par un rap port de
do mi na tion à la France lit té raire mais cor res pon dant à des mo dèles
dis tincts, l’un na tio nal (lit té ra tures belge, suisse et qué bé coise) et
l’autre post co lo nial (lit té ra tures magh ré bines, afri caines et an‐ 
tillaises) 24 .

 

L’in fluence des grands en sembles lit té raires cen tra li sés s’étend au- 
delà des États et se su per pose fré quem ment aux fron tières des an‐
ciens em pires eu ro péens ou à celles des em pires co lo niaux, c’est
pour quoi les construc tions com mu nau taires, comme la Fran co pho nie,
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L’in fluence des grands en sembles lit té raires cen tra li sés s’étend au- 
delà des États et se su per pose fré quem ment aux fron tières des an‐
ciens em pires eu ro péens ou à celles des em pires co lo niaux, c’est
pour quoi les construc tions com mu nau taires, comme la Fran co pho nie,
la Lu so pho nie ou l’An glo pho nie, sont han tées par la   «  frac ture co lo‐ 
niale »  :

5

Ce concept vou drait à la fois sou li gner la ten sion et les ef fets de la
post co lo nia li té : il re couvre des réa li tés mul tiples et des si tua tions
hé té ro gènes, dans la me sure où ces réa li tés et ces si tua tions peuvent
être éclai rées, en par tie, par des pro ces sus de longue durée, re liés à
la si tua tion co lo niale. Il ne faut donc pas cher cher de co hé rence sys ‐
té ma tique dans les ef fets de cette frac ture : elle af fecte dif fé rem ment
des champs di vers, qui ne sont pas né ces sai re ment liés 25. 

Si la fran co pho nie lit té raire re couvre un large cor pus mar qué par des
en jeux idéo lo giques liés au fait co lo nial, qu’étu die le pa ra digme socio- 
historique de la post co lo nia li té in tro duit tar di ve ment dans le champ
uni ver si taire fran çais 26, il existe d’autres mo dèles concep tuels et in‐ 
ter pré ta tifs aux im pli ca tions moins pro blé ma tiques, qui se rap portent
à la no tion de com mu nau té lin guis tique telle que nous l’en ten dons.

6

Dans le champ lit té raire, le mo dèle gra vi ta tion nel, ins pi ré de celui de
Louis- Jean Cal vet 27 pour les langues, pro po sé par Jean- Marie Klin‐ 
ken berg dé crit les lois selon les quelles fonc tionne la pro duc tion lit té‐ 
raire mon diale, or ga ni sée en en sembles lit té raires na tio naux. En tant
que sys tèmes, ils sont or ga ni sés au tour d’un ou plu sieurs centres qui
concentrent la vie lit té raire ou les ins ti tu tions du champ et gèrent la
pro duc tion. Selon les au teurs, « le sum mum de cette cen tra li sa tion a
été at teint en France, où Paris ac cueille la quasi- totalité des ins ti tu‐ 
tions ré gis sant la vie cultu relle, in tel lec tuelle et lit té raire  » 28. Le
pou voir d’at trac tion exer cé fait que des en sembles plus pe tits sont
par fois ab sor bés, ré pon dant à nombre de dé si gna tions, comme celles
« de pe tites lit té ra tures, de lit té ra tures mi neures, de lit té ra tures do‐ 
mi nées, de lit té ra tures pé ri phé riques ou mar gi nales » 29. Le ca rac tère
dit gra vi ta tion nel du sys tème dans le quel ces lit té ra tures s’in cluent
fait ré fé rence aux dy na miques à la fois cen tri fuges et cen tri pètes qui
s’éta blissent entre le centre et les pé ri phé ries et qui n’en tre tiennent
que très peu de contacts entre elles, per met de «  pen ser les en‐ 
sembles lit té raires en terme de ten dance vers la dé pen dance [des pe‐
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tites lit té ra tures] et l’in dé pen dance  [des grands en sembles]» 30.
Quand les forces cen tri pètes at tirent la lit té ra ture pé ri phé rique vers
le centre, il ar rive qu’elles soient as si mi lées. Les forces cen tri fuges,
quant à elles, peuvent mener ces lit té ra tures à l’in dé pen dance, l’en‐ 
semble ayant ac quis cette in dé pen dance pou vant à son tour de ve nir
le centre d’une autre pé ri phé rie. Ce pro ces sus est nor ma le ment dé si‐ 
gné comme «  lit té ra ture émer gente » 31c’est- à-dire dont les liens se
sont dis ten dus avec le centre ainsi qu’avec la « littérature- source » 32

à l’image du pro ces sus à l’œuvre pour les lit té ra tures vul gaires en
langues eu ro péennes qui se sont écar tées de la lit té ra ture la tine do‐ 
mi nant jusqu’à la Re nais sance.

Si la no tion de « post co lo nial » dé signe d’abord une ca té go rie his to‐ 
rique qui ren voie à l’après co lo nia lisme, no tam ment quand elle fait
ré fé rence aux « so cié tés post co lo niales » dans les an nées 1970 33, une
ac cep tion plus tar dive 34  et sans doute plus po li tique et po lé mique, se
dé fait de la chro no lo gie li néaire et relie le terme à « une re pré sen ta‐ 
tion so ciale de soi comme 'au tre', fon dée sur une cri tique idéo lo gique
du dis cours de la mo der ni té eu ro péenne en tant que champ aca dé‐ 
mique spé cia li sé (à 'dé cons trui re') au sein des uni ver si tés prin ci pa le‐ 
ment oc ci den tales » 35. L’am pleur de l’en semble des hy po thèses his to‐ 
riques et épis té mo lo giques dis cu tées, des do maines de connais sances
et des ter rains concer nés, ainsi que la pro fu sion des ap proches im pli‐ 
quées dans les Études post co lo niales rendent de toute évi dence pro‐ 
blé ma tique quelque ten ta tive de dé fi ni tion d’un champ 36 com po sé
d’en trées à par tir de dis ci plines di verses comme la lit té ra ture, l’an‐ 
thro po lo gie, l’his toire, la so cio lo gie ou la science po li tique. Il semble
néan moins que l’on puisse sou li gner quelques- uns des traits com‐ 
muns à leur geste fon da teur  : «  la cri tique de l’eu ro péo cen trisme et
d’une his to rio gra phie éli tiste et di rec tive  » 37qui «  met à nu la vio‐ 
lence in hé rente à une idée par ti cu lière de la rai son que le fossé qui,
dans les condi tions co lo niales, sé pare la pen sée éthique eu ro péenne
de ses dé ci sions pra tiques, po li tiques et sym bo liques » 38 « une com‐ 
mune contes ta tion de la mo der ni té po li tique et de ses grilles d’in ter‐ 
pré ta tion » 39; une ma nière in édite et mo bile de car to gra phier et de
rendre compte des pou voirs et des ré gions «  des zones de contact
entre la mé tro pole et la co lo nie, ainsi qu’entre les co lo nies » 40 dans
la quelle la na tion ou l’ori gine ne sont plus les ré fé rents maxi maux  ;
des lec tures com plexes de ce qui re lève d'hé ri tages ou de re mo de ‐
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lages des pas sés co lo niaux dans la so cié té et le monde contem po‐ 
rains, cou vrant dif fé rentes tem po ra li tés et géo gra phies et vou lant
échap per aux rap ports bi naires ou uni la té raux 41 in ter ro geant la pos‐ 
si bi li té d’« une po li tique du sem blable » 42 fon dée sur le par tage de la
dif fé rence.

L’uni fi ca tion lin guis tique d’un en semble lit té raire dans le sens d’un
dé cloi son ne ment de la lit té ra ture fran çaise pen sée comme com mune
à cet en semble, bien que la lit té ra ture fran çaise se soit fer mée et au‐ 
to no mi sée de puis le XIXe siècle, an nule la pos si bi li té pour cer taines
com mu nau tés lit té raires hors de France de se consti tuer en tra di tion
spé ci fique. Le canon fran co phone et ses va leurs consti tués de puis le
centre fran çais, condi tionnent l’in té gra tion de pro duc tions pé ri phé‐ 
riques. Car le «  monde lit té raire  […] s’or donne selon l’op po si tion
entre les grands es paces lit té raires na tio naux qui sont aussi les plus
an ciens, c’est- à-dire les plus dotés, et les es paces lit té raires ré cem‐ 
ment ap pa rus et peu dotés » 43qui forment les deux pôles d’un conti‐ 
nuum aux rap ports de do mi na tion mul tiples. La concur rence qui dé‐ 
fi nit l’es pace de la lit té ra ture, aussi bien au ni veau na tio nal qu’in ter‐ 
na tio nal, pa raît donc com pro mettre une co opé ra tion lit té raire fran‐ 
co phone où co exis te raient dif fé rents es paces et dif fé rents types de
concur rence et de do mi na tion, le champ lit té raire fran çais étant des
plus an ciens et des plus au to nomes et donc des « plus ex clu si ve ment
voués à la lit té ra ture en elle- même et pour elle- même » 44au tre ment
dit dé po li ti sé, dé par ti cu la ri sé. « Le ca pi tal lit té raire ‘fran çais’ a pour
par ti cu la ri té d’être aussi pa tri moine uni ver sel, c’est- à-dire consti tu tif
(et, dans le cas fran çais, fon da teur) de la lit té ra ture uni ver selle et non
pas na tio nale » 45.

9

La lit té ra ture fran co phone en tre tient une re la tion pro blé ma tique et
va riable avec un en semble po li tique his to ri que ment dé fi ni comme
« fran çais », mais aussi avec l’en semble de la lit té ra ture mon diale. Car
la lit té ra ture uni ver selle n’est évi dem ment pas l’équi valent de la lit té‐ 
ra ture mon diale : la pre mière consti tue un canon cir cons crit, dans le‐ 
quel la lit té ra ture fran çaise est en bonne place, et la se conde, l’en‐ 
semble des œuvres du monde pré sentes et pas sées, de ce fait im pos‐ 
sible à ap pré hen der dans sa to ta li té, « faute d’une mé moire suf fi sam‐ 
ment vaste pour l’ac cueillir » 46 ni même a dé nom brer. Ainsi, évo quer
un ré gime mon dial de la lit té ra ture semble si gni fier qu’on re con naisse
à celle- ci, d’où qu’elle pro vienne et en quelque langue qu’elle s’ex‐

10
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prime, la fa cul té de sus ci ter l’in té rêt en de hors de son contexte
cultu rel de pro duc tion. Cette fa cul té reste ce pen dant de l’ordre du
po ten tiel car, comme nous l’avons men tion né pré cé dem ment, les en‐ 
sembles lit té raires sont in éga le ment re con nus. Ainsi peut- on in ter ro‐ 
ger l’ap pa rente éga li té sous en ten due au sein de la « ré pu blique des
lettres » au re gard de l’émer gence de pro po si tions lit té raires « fran‐ 
co phones » et non « fran çaises » pour re pen ser le ca pi tal sym bo lique
lit té raire dit fran çais à par tir de la ques tion post co lo niale.

La «  littérature- monde  » en fran çais évo quée par Mi chel Le Bris 47

marque une vo lon té de trans cen der la di vi sion conven tion nelle
« fran çais » et « fran co phone », pour tendre vers l’idée d’une lit té ra‐ 
ture trans na tio nale mon diale en langue fran çaise. La re ven di ca tion
d’une «  littérature- monde  » ex pri mée par l’au teur re lève da van tage
d’un po si tion ne ment po li tique contre l’im pé ria lisme cultu rel fran çais,
bien qu’une plus grande prise en compte des au teurs qui écrivent en
fran çais semble consti tuer un gain pour le centre fran çais et non sa
trans for ma tion en vue d’un meilleur équi libre et par tage du champ
lit té raire sou mis aux « lo giques du Quar tier Latin » 48 ou la construc‐ 
tion d’un nou vel es pace lit té raire « post- francophone ». Le ma ni feste
ap pelle éga le ment à un en ga ge ment es thé tique, il s’agit pour les écri‐ 
vains de re nouer avec le monde (la ré fé ren tia li té et l’his toire) « éva‐ 
cué » par le roman fran çais contem po rain, jugé ma jo ri tai re ment éli‐ 
tiste, for ma liste et au to ré fé ren tiel à l’ex cep tion des genres po pu laires.
Cette po si tion semble pa ra doxa le ment as seoir la di cho to mie fran‐ 
çais/fran co phone contre la quelle les si gna taires s’in surgent.

11

Les ques tions sou le vées par le Ma ni feste et la di ver si té des points de
vue et des ex pé riences des contri bu teurs 49 du re cueil lui ayant suc‐ 
cé dé, ré vèlent la com plexi té des dys mé tries des modes contem po‐ 
rains de contact et d’échange qui sous- tendent la consti tu tion d’un
mo dèle po ly cen trique de «  lit té ra ture mon diale » et les li mites de la
« fran co pho nie » comme ca té go rie lit té raire et mode d’ana lyse 50. Ce‐ 
pen dant, le texte pointe cer taines am bi guï tés en par ti cu lier en ce qui
concerne le pou voir de lé gi ti ma tion exer cé par l’an cienne mé tro pole
sur les pro po si tions lit té raires d’écri vains « d’outre- France » 51 :

12

Plus tard, on dira peut- être que ce fut un mo ment his to rique : le
Gon court, le Grand Prix du roman de l’Aca dé mie fran çaise, le Re nau ‐
dot, le Fe mi na, le Gon court des ly céens, dé cer nés le même au tomne
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à des écri vains d’outre- France. Simple ha sard d’une ren trée édi to ‐
riale concen trant par ex cep tion les ta lents venus de la "pé ri phé rie",
simple dé tour va ga bond avant que le fleuve re vienne dans son lit ?
Nous pen sons, au contraire : ré vo lu tion co per ni cienne. Co per ni ‐
cienne, parce qu’elle ré vèle ce que le mi lieu lit té raire sa vait déjà sans
l’ad mettre : le centre, ce point de puis le quel était sup po sée rayon ner
une lit té ra ture franco- française, n’est plus le centre. Le centre
jusqu’ici, même si de moins en moins, avait eu cette ca pa ci té d’ab ‐
sorp tion qui contrai gnait les au teurs venus d’ailleurs à se dé pouiller
de leurs ba gages avant de se fondre dans le creu set de la langue et de
son his toire na tio nale : le centre, nous disent les prix d’au tomne, est
dé sor mais par tout, aux quatre coins du monde. Fin de la fran co pho ‐
nie. Et nais sance d’une littérature- monde en fran çais 52.

Il est évident que ce qui rend pro blé ma tique la « ré vo lu tion co per ni‐ 
cienne » 53in vo quée par le Ma ni feste ré side en pre mier lieu, dans la
re con nais sance des prix lit té raires fran çais – ou, dans cer tains cas
pa ri sien – comme ins tances de lé gi ti ma tion ma tri cielles en ce qui
concerne l’émer gence d’une littérature- monde en fran çais dont le
centre ne se rait plus la France mais «  les quatre coins du monde  54»:

13

Soyons clairs: l’émer gence d’une littérature- monde en langue fran ‐
çaise consciem ment af fir mée, ou verte sur le monde, trans na tio nale,
signe l’acte de décès de la fran co pho nie. Per sonne ne parle le fran co ‐
phone, ni n’écrit en fran co phone. La fran co pho nie est de la lu mière
d’étoile morte. Com ment le monde pourrait- il se sen tir concer né par
la langue d’un pays vir tuel ? Or c’est le monde qui s’est in vi té aux
ban quets des prix d’au tomne. A quoi nous com pre nons que les temps
sont prêts pour cette ré vo lu tion. (...)

En sorte que le temps nous pa raît venu d’une re nais sance, d’un dia ‐
logue dans un vaste en semble po ly pho nique, sans souci d’on ne sait
quel com bat pour ou contre la pré émi nence de telle ou telle langue
ou d’un quel conque "im pé ria lisme cultu rel". Le centre re lé gué au mi ‐
lieu d’autres centres, c’est à la for ma tion d’une constel la tion que
nous as sis tons, où la langue li bé rée de son pacte ex clu sif avec la na ‐
tion, libre dé sor mais de tout pou voir autre que ceux de la poé sie et
de l’ima gi naire, n’aura pour fron tières que celles de l’es prit 55.  

Bien que sou li gnant les contra dic tions qui ca rac té risent la com mu‐ 
nau té « ima gi naire et ima gi née » 56 re pré sen tée par les dites « lit té ra ‐

14
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ture/s fran co phone/s  », le Ma ni feste ne pa raît ce pen dant pas dé‐ 
cons truire une re la tion néo co lo niale entre les dif fé rents «  autres
centres » de cette lit té ra ture « po ly pho nique » dont les dy na miques
de lé gi ti ma tion semblent vé hi cu ler l’in éga li té de la « Ré pu blique des
lettres » que cette littérature- monde en fran çais est cen sée sub ver tir.
Au tre ment dit, les prix eu ro péens, voire pa ri siens, res tent les ins‐ 
tances lé gi ti ma trices de la littérature- monde en fran çais. Ce fac teur
en traîne la ques tion de la re pré sen ta ti vi té des au teurs des textes
consa crés par ces prix. Selon la pers pec tive ex pli ci tée par le Ma ni‐ 
feste, seuls les au teurs ré com pen sés par les prix lit té raires fran çais
ou eu ro péens, et donc éta blis dans les cir cuits édi to riaux, in car ne‐ 
raient les au teurs pa ra dig ma tiques de cette littérature- monde en
fran çais. Il existe ce pen dant des au teurs dont la lé gi ti ma tion ne passe
pas for ce ment par ces cir cuits et qui des sinent néan moins des car to‐ 
gra phies lit té raires al ter na tives, non né ces sai re ment liés à ces pro‐ 
ces sus.

La construc tion com mu nau taire lu so phone, bien que plus faible po li‐ 
ti que ment que son ho mo logue fran co phone 57, exerce tout au tant son
pou voir po li tique, cultu rel et éco no mique dans la lé gi ti ma tion des
pra tiques cultu relles contem po raines, éta blis sant des car to gra phies
lit té raires dans les quelles la re la tion co lo niale mé tro poles/pé ri phé‐ 
ries ré gule, au jourd’hui en core, la re la tion entres pays, cultures et lit‐ 
té ra tures au sein du «  conti nent im ma té riel  » 58que consti tue l’es‐ 
pace lu so phone. En somme, en ce qui concerne les pays de langue of‐ 
fi cielle por tu gaise et leur lit té ra tures na tio nales, le Por tu gal, et plus
pré ci sé ment Lis bonne, de meure à l’heure ac tuelle le centre gra vi ta‐ 
tion nel par le quel les pro po si tions lit té raires en langue por tu gaise
sont contraintes de pas ser pour ac cé der au mar ché édi to rial et sur‐ 
tout pour une lé gi ti ma tion à même de les pro je ter au- delà de leur
contexte na tio nal 59. Ainsi, la com mu nau té de langue por tu gaise, tout
comme la com mu nau té de langue fran çaise au de meu rant, se confi‐ 
gurent selon un mo dèle qui obéit en core à une re la tion d’ordre co lo‐ 
nial dans le quel le centre de lé gi ti ma tion cultu rel et lit té raire reste
l’an cienne mé tro pole. 

15

Mais le champ cultu rel n’est pas la seule scène ré vé la trice des en jeux
entre langue et com mu nau té, comme le montre le «  drame- bouffe
luso- brésilien » 60 qui a eu lieu au mo ment du nou vel ac cord or tho‐ 
gra phique de la langue por tu gaise [Novo Acor do Ortográfico] 61.
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Celui- ci re pré sente un exemple pa ra dig ma tique de la façon dont la
ques tion de la langue et de son par tage ré vèlent la per sis tance d’une
di cho to mie centre/pé ri phé rie ou d’une re la tion co lo ni sa teur/co lo ni sé
aussi mar quante qu’ir ré so lue. L’ins crip tion dans la langue, de va leurs
comme l’ap par te nance, la pa trie et la sou ve rai ne té, est mise en cause
par la com plexi té des contextes im pli qués dans cette construc tion
com mu nau taire et, plus en core, par les re la tions de pou voir vé hi cu‐ 
lées par le par tage lin guis tique en soi :

Todos nos lem bra mos como cer tos sec to res da po lí tica por tu guesa
en tra ram em pâ nico com a ade são de Mo çam bi que à Com monwe ‐
alth. O que se pas sava? Os mo çam bi ca nos ha viam traído a sua fi de li ‐
dade ao idi oma luso? As re ac ções de al gu mas fac ções foram de tal
modo ex ces si vas que só po diam ser ex pli ca das por um sen ti mento de
perda de um an tigo im pé rio. A exem plo da sín drome do ma rido
traído que, não re co nhe cendo au to no mia e mai o ri dade na ex- 
mulher, sem pre se per gunta: com quem é que ela anda agora? Mo ‐
çam bi que an da ria, assim, com o in glês. Não se ape nas tra tava de
adul té rio mas ainda por cima que mau gosto, logo um in glês, com
todos os fan tas mas his tó ri cos que isso com por tava 62.

Le ques tion ne ment cri tique et la confi gu ra tion épis té mo lo gique qui
dé coulent de la pro blé ma ti sa tion de la ca té go rie de la com mu nau té
lo go cen trique peut s’éla bo rer à par tir de l’in ter ro ga tion de l’hé ri tage
co lo nial et des «  fan tasmes et fan tai sies  » 63 de l’em pire perdu,
comme construc tion idéo lo gique édi fiée à par tir de la su per po si tion
entre na tion et em pire. Pour le dire au tre ment, une lu so pho nie - ou
une fran co pho nie « hy bride et mé tisse ab ho ri gem » 64 pour rait ren‐ 
ver ser l’idéo lo gie d’une com mu nau té qui a pour fon de ment le pa ra‐ 
digme es sen tia liste de « l’être com mun ». Sur le plan théo rique, cette
pro blé ma ti sa tion ren voie à la no tion de « com mu nau té dés œu vrée » 65

une com mu nau té qui ne re pose pas sur des va leurs d’ap par te nance
ou d’ho mo gé néi té iden ti taire, mais qui ap pa rait comme « être sin gu‐ 
lier plu riel » 66.

17

Dans « l’espace- temps de langue por tu gaise » 67, le ca rac tère opé ra‐ 
tion nel de la no tion de com mu nau té dés œu vrée oblige à la dé cons‐ 
truc tion du pa ra digme lu so tro pi ca liste in hé rent à une lu so pho nie en‐ 
ten due comme es sen tia liste, qui met en cause la su per po si tion entre
na tion et em pire. La dis so lu tion de ce dis po si tif logo- tropical trans ‐
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forme la com mu nau té lin guis tique en « conti nent im ma té riel » plu riel
et im ma nent, dans le quel les re la tions se tissent hors de toute lo gique
néo co lo niale, dans une mul ti pli ci té de di rec tions qui trans forme le
construit com mu nau taire en es pace po ly cen trique, frag men taire et
anti- hégémonique, où la langue et son par tage peuvent être ap pré‐ 
hen dés comme pa ra digme de la si tua tion post co lo niale 68.

A nossa lín gua é hoje, como foi para o Bra sil, uma plu ra li da des de pá ‐
trias. Com o tempo, sem dú vida, os Bra si lei ros, os An go la nos, os Mo ‐
çam bi ca nos, os Cabo- Verdianos ou Gui ne en ses farão com a nossa
lín gua comum o que os Lu si ta nos fi ze ram ou trora com a lín gua im ‐
pe rial, e im pe ri osa, dos Ro ma nos, em bora nós nunca te nha mos sido
– salvo em África – os ro ma nos deles. Uma lín gua não é de nin guém,
mas nós não somos nin guém sem uma lín gua que fa ze mos nossa. É
neste sen tido, e uni ca mente neste sen tido – longe das iden ti fi ca ções
nar ci sis tas dos na ci o na lis mos cul tu rais –, que uma lín gua é como
pen sava Pes soa, a nossa ver da deira pá tria 69.

Dans le cadre de l’évo lu tion des rap ports entre les an ciennes mé tro‐ 
poles et la « fran co pho nie » ou la « lu so pho nie », les lit té ra tures fran‐ 
co phones et lu so phones sont des ca té go ries soup çon nées de « libéral- 
humanisme » 70à vo ca tion pa ter na liste 71 qui pour raient re pré sen ter
«  l’em pire de la géo lin guis tique com pen sa toire  » 72. Les textes en
langue/s fran çaise/s et por tu gaise/s, en met tant en ten sion la langue
au sta tut sou vent fra gile dans la quelle ils s’énoncent et les réa li tés
«  d’outre- France ou d’outre- Portugal », sinon post co lo niales, qu’ils
ex priment, sug gèrent l’idée d’une com mu nau té lin guis tique « li bé rée
de son pacte ex clu sif avec la na tion » 73 .

19

Si on admet que la no tion de culture ren voie à la cir cu la tion du sens
en mou ve ment constant, en rup ture avec les vieilles re la tions et en
proie à de nou velles connexions, il semble iné luc table de s’in ter ro ger
sur le type d’es pace et de si gni fi ca tion des codes et des pa ra digmes
cultu rels qui construi ront du sens et de l’iden ti té dans des so cié tés
in évi ta ble ment po ly pho niques et plu rielles.

20

Au terme du par cours ici ébau ché, les iti né raires em prun tés par les
com mu nau tés de langue fran çaise et por tu gaise nous semblent
conver ger sur une ré flexion qui pour rait se struc tu rer à par tir de
deux ques tions qui nous semblent dé ter mi nantes. Com ment re pen ser
la fran co pho nie au tre ment que comme le der nier ava tar du co lo nia‐
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RÉSUMÉ

Français
L’af fir ma tion pro gres sive, dans les contextes eu ro péens, de pro duc tions
cultu relles si tuées hors dudit canon oc ci den tal, semble ren voyer à un en‐ 
semble de phé no mènes et de dy na miques qui marquent un tour nant pour
les études lit té raires et cultu relles, et pour la pra tique hu ma nis tique en gé‐ 
né ral. Dans cet ar ticle, nous in té res se rons à l’émer gence de nou veaux par‐ 
cours et iti né raires cri tiques per met tant la for mu la tion d’épis té mo lo gies dé‐ 
ter mi nantes pour une ré flexion sur les in ter ven tions cultu relles et lit té‐ 
raires dans les contextes contem po rains glo ba li sés. Nous ques tion ne rons, à
par tir des exemples de la fran co pho nie et de la lu so pho nie, la no tion de
« com mu nau té lin guis tique » en tant que cri tère opé ra tion nel pour la dé ter‐ 
mi na tion d’en sembles cultu rels et lit té raires.
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