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Introduction 

En 1961, dans le cadre d'un séminaire sur la littérature nord- 
africaine organisé par Albert Memmi à l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, l'écrivain Emmanuel Roblès vint parler avec 
chaleur de Rachid Ksentini et des débuts du théâtre algérien. 
A un auditoire surpris mais vite captivé, le conférencier révéla 
un aspect très peu connu de la vie culturelle algérienne de ces 
dernières décades. L'envie me prit alors d'explorer un domaine 
si peu abordé. 

Les préventions contre le théâtre arabe étaient nombreuses .  
Le genre dramatique étant absent de la littérature classique, 
le théâtre arabe ne saurait être, pour certains, qu'un genre 
bâtard, imitant avec plus ou moins de bonheur le théâtre 
occidental. On avait coutume de lui dénier toute originalité, 
comme si l'emprunt d'un trait culturel signifiait nécessairement 
plagiat. Le discrédit qui frappait le théâtre arabe moderne 
grevait encore plus lourdement le théâtre algérien, jugé infé- 
rieur en tous points aux productions orientales et surtout égyp- 
tiennes. 

Ce mépris était-il fondé ? Pouvait-on, au-delà des jugements 
péremptoires, découvrir à cette entreprise une signification et 
une valeur esthétique ? Comment s'était effectué l'emprunt ? 
Avait-il affecté surtout la forme, les techniques, les thèmes ? 
Les raisons d'un échec esthétique — si échec il y a — peuvent 
s'élucider, et parfois avec profit. Le besoin d'expression drama- 
tique pouvait être parfaitement authentique. 

Il semblait donc intéressant de retrouver les traces maté- 
rielles de ces activités théâtrales, d'analyser et de comprendre 
ces efforts et d'en dresser un premier bilan. 

1. Il semble qu'il y ait actuellement un intérêt croissant pour le théâtre 
arabe et les travaux se multiplient. 



L ' e x t r ê m e  o b l i g e a n c e  d e  M o n s i e u r  B a c h t a r z i  M a h i é d d i n e ,  
a n c i e n  d i r e c t e u r  d e  la s e c t i o n  a r a b e  d e  l ' O p é r a  d 'A lge r ,  m ' a  
p e r m i s  d e  r é u n i r  u n e  d o c u m e n t a t i o n  r e s t é e  e n  g r a n d e  p a r t i e  
i n é d i t e  ,  e t  s u r t o u t  d e  c o n s u l t e r  les  m a n u s c r i t s  q u i  s e r v a i e n t  
d e  l iv re t s  a u x  m e t t e u r s  e n  s c è n e  e t  a u x  c o m é d i e n s .  Qu ' i l  e n  soi t  
ici  t r è s  v i v e m e n t  r e m e r c i é .  

C e  t r a v a i l  a  é t é  c o n ç u  c o m m e  u n e  s i m p l e  m o n o g r a p h i e .  E n  
r a i s o n  d e  la n o u v e a u t é  d u  su je t ,  d e  la  r a r e t é  d e s  é t u d e s  a p p r o -  
f o n d i e s  q u i  lui  f u r e n t  consac rée s ,  e n  d é p i t  d u  c a r a c t è r e  hé t é -  
r o g è n e  d e  la d o c u m e n t a t i o n ,  r i c h e  e n  ce  q u i  c o n c e r n e  le d é v e -  
l o p p e m e n t  h i s t o r i q u e  e t  le r é p e r t o i r e ,  m a i s  p a u v r e  p o u r  t o u t  
c e  q u i  t o u c h e  à  la m i s e  e n  œ u v r e  d e s  s p e c t a c l e s  —  il a  s o u v e n t  
f a l lu  t r a i t e r  e n  t h é â t r e  éc r i t  ce  q u i  é t a i t  a v a n t  t o u t  u n  t h é â t r e  
j o u é  —  il s o u h a i t e r a i t  d o n n e r  u n e  v i s ion  auss i  c o m p l è t e  q u e  
p o s s i b l e  d u  t h é â t r e  a l g é r i e n  d e  l a n g u e  d i a l ec t a l e ,  j o u é  d e  1926  
à  1954. L ' é t u d e  r e t r a c e  l 'h is to i re ,  o r i g i n e  e t  d é v e l o p p e m e n t ,  d u  
t h é â t r e  ; e l l e  t e n t e  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e ,  p a r - d e l à  ce  q u i  es t  
c o m m u n  à  t o u s  les j e u n e s  t h é â t r e s ,  les t r a i t s  spéc i f i ques  d e  
l ' e x p é r i e n c e  a l g é r i e n n e ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  d u  c o n t e x t e  socio-  
h i s t o r i q u e  d a n s  l e q u e l  e l le  s 'es t  m a n i f e s t é e .  L ' a n a l y s e  d e s  t h è m e s  
e t  la f r é q u e n c e  d e  c e r t a i n s  d ' e n t r e  eux  o n t  r évé lé  q u e  le t h é â t r e  
a l g é r i e n  a  p e i n t  u n e  soc i é t é  e n  cr i se  e t  qu ' i l  s ' es t  v o u l u  u n  ins- 
t r u m e n t  d e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e s  p r o b l è m e s  q u i  se  p o s a i e n t  
a lo r s  à  l a  soc i é t é  m u s u l m a n e  co lonisée .  

L ' a c t i v i t é  t h é â t r a l e  q u i  s 'es t  d é p l o y é e  p e n d a n t  p r è s  d e  t r e n t e  
a n s  a  c o n n u  d e s  p r o d u c t i o n s  o r i g i n a l e s  e t  s a v o u r e u s e s ,  e t  d e  
n o m b r e u s e s  p i è c e s  s ign i f ica t ives ,  à  p l u s i e u r s  t i t res ,  m a i s  e l le  
n ' a  p a s  r éa l i s é  d e  c h e f s - d ' œ u v r e  ; e t ,  e l le  a  p e u  à  p e u  s o m b r é  
d a n s  l ' ins ign i f i ance  e t  l a  g r a t u i t é ,  sous  l 'effet  d e  d i v e r s  f a c t e u r s  
q u i  o n t  é t é  ana lysés .  

L a  s é v é r i t é  d e  ce  j u g e m e n t  n ' e s t  p a s  p r o p r e  à  ce  t rava i l .  I l  
es t  i m p o r t a n t  d e  n o t e r  q u e  la p l u p a r t  d e s  c r i t i q u e s  e t  u n e  p a r t i e  
d u  p u b l i c  o n t  e x p r i m é  l eu r s  d o l é a n c e s  s u r  la q u a l i t é  d u  r é p e r -  
t o i r e  p r é s e n t é  d è s  la d e u x i è m e  sa i son  a r a b e  d e  l ' O p é r a  d ' A l g e r  
(1948-1949) .  L ' u n  d e s  i n t é r ê t s  q u e  c o m p o r t a i t  u n e  é t u d e  s u r  le 
t h é â t r e  r é s i d a i t  d a n s  la  poss ib i l i t é  d e  c o n n a î t r e  n o n  s e u l e m e n t  
les  e f for t s  d e s  a n i m a t e u r s  e t  l e u r s  desse ins ,  m a i s  e n c o r e  les 
r é a c t i o n s  d e s  p u b l i c s ,  les  i n f l uences  r é c i p r o q u e s  q u i  s ' e x e r c è r e n t  
e n t r e  la s c è n e  e t  la salle.  Alors  q u e  p o u r  le r o m a n  m a g h r é b i n ,  

2. Les Mémoires de B. MAHIÉDDINE vont paraître très prochainement 
aux Editions nationales algériennes. 



né vers 1945, il est presque impossible de mesurer la portée 
des œuvres sur les lecteurs, les comptes rendus de presse et 
les déclarations faites par les animateurs du théâtre permet ten t  
de capter divers aspects de la sensibilité du public maghrébin ,  
les attentes, les réticences, les refus des spectateurs. 

L'échec partiel du théâtre  algérien sur le plan esthétique n 'a 
rien de  définitif. Il a connu toutes les difficultés affrontées par  
les théâtres naissants et bon nombre d 'autres dues à  la situation 
coloniale. Il a reflété, dans son incohérence idéologique, les 
contradictions et les déchirements du groupe social qui l'a porté, 
sinon de la société algérienne entière. Les « pionniers » ont eu 
le mérite d'éveiller l 'intérêt du public pour  le théâtre. Quelles 
qu'aient été leurs défaillances et leurs lacunes, le théâtre algé- 
rien existe. Lorsque se seront peu à peu  modifiées les condi- 
tions structurelles dans lesquelles cette première expérience s'est 
manifestée, nul  doute  qu'il pourra connaître de  belles réussites. 

Ce travail est la publication d 'une thèse de  I I I  cycle sou- 
tenue en Sorbonne en décembre  1965. Je suis très reconnais- 
sante à Maxime Rodinson d'en avoir assumé la direction, avec 
sa compétence et sa bienveillance coutumières. Je voudrais  
remercier aussi mes amis algériens qui m'ont aidée à déchiffrer 
et à traduire les manuscrits et, en particulier, Amar Abada  et 
H a m d a n e  Hajdadji. 





1 





1  

Les sources et les genres précurseurs 

Il semble à peine utile de rappeler que la littérature arabe 
classique n'a pas connu le théâtre. Bien qu'il existe, dans cer- 
tains genres littéraires tels que la maqâma, des éléments dra- 
matiques, ceux-ci ne se sont jamais détachés ni développés pour 
former un genre dramatique distinct. Il faut vraisemblablement 
lier à l'irruption de la civilisation occidentale l'apparition d'un 
besoin d'expression dramatique. 

L'examen des littératures orales et des traditions populaires 
se révèle plus fructueux. Parmi les genres précurseurs qui pré- 
parèrent la reconnaissance et l'adoption, par le public de langue 
arabe, de ce genre tout nouveau, Landau 1 cite le mime, le 
conte populaire que le conteur public accompagnait probable- 
ment de mimiques et de gestes suggestifs dans une ébauche de 
mise en scène, le ta‘ziya persan qui figure les souffrances endu- 
rées par les Alides, et, surtout, le théâtre d'ombres ou Garagûz. 

S'il est certain que le ta‘ziya persan n'a exercé aucune in- 
fluence sur les destinées du théâtre en Afrique du Nord, il est 
non moins certain que les conteurs populaires, les troubadours- 

1. LANDAU, J., Etudes sur le théâtre et le cinéma arabes, trad. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1965, pp. 15-52. 



mendiants, les meddâh' ou guwwâl , les charmeurs de serpents 
et autres jongleurs qui se déplacent de village en village, y 
sont des personnages fort connus et appréciés. Ce ne sont pas 
des comédiens et leur art est loin d'être raffiné, à l'exception 
peut-être des meddâh' que l'on pourrait considérer comme les 
ancêtres des comédiens. Isabelle Eberhardt esquisse le portrait 
de quelques-uns d'entre eux qu'elle a connus au hasard de ses 
randonnées 3 

J. Weygand 4 cite un nain hydrocéphale qui, au service d'un 
caïd, au titre de mime et de bouffon, plagiait les manières d'une 
Madame française. Saadeddine Bencheneb 5 cite aussi dans les 
Contes d'Alger une conteuse renommée qui mimait ses récits. 
La liste des témoignages sur le succès et la popularité des 
conteurs serait fort longue à dresser. 

Le Garagûz ou théâtre d'ombres est connu en Afrique du 
Nord, mais nous ignorons la date et les circonstances exactes 
de son implantation. D'après Landau 6 il aurait atteint le Magh- 
reb vers le 1 7  Hoenerbach 7 pense avec vraisemblance 
qu'il est apparu d'abord dans les villes de garnison turques ; on 
l'y jouait pour la rupture du jeûne du Ramadan. Garagûz ne 
développa guère, en Afrique du Nord, de surgeons originaux 
et il demeura très proche des modèles turcs 8 Au 1 9  siècle, 
de nombreux voyageurs européens font allusion à Garagûz dans 
leurs relations de voyages et décrivent les manifestations aux- 
quelles ils ont eu l'occasion d'assister. Pückler-Muskau qui 
découvrit Garagûz à Alger en 1835, s'offusque de son obscénité : 
le géant Garagûz taille en pièces l'unité française venue l'arrêter 
et rosse les soldats à l'aide du dieu phallique de la fécondité 
qu'il manie allégrement en guise de bâton. Dans d'autres jeux, 

2. Le meddâh’ était à l'origine un trouvère religieux qui récitait des 
poèmes et des contes sur les places publiques pour gagner de quoi entre- 
prendre le pèlerinage à La Mecque. Puis le terme a désigné tous les trou- 
badours qui vivent de leur art, comme les guwwâl. 

3. EBERHARDT, I., Dans l'ombre chaude de l'Islam, Paris, Fasquelle, 
1917, pp. 152-153. 

4. WEYGAND, J., Goumier de l'Atlas, Paris, Flammarion, 1954, pp. 168- 
169. 

5. BENCHENEB, S., Contes d'Alger, trad. Oran, Henrys, 1946, pp. 9-10. 
6. LANDAU, J., op. cit. p. 45. 
7. HOENERBACH, W., Das nordafrikanische Schattentheater, Mainz, 

Rheingold-Verlag, 1959, pp. 3-12. 
8. — op. cit. p. 7. 
9. PUCKLER-MUSKAU, Chronique, Lettres, Journal de voyage, trad. t. II, 

Paris, Fournier, 1836-1837, pp. 99-100. 



Satan apparaît vêtu de l'uniforme français. D'autres témoins 
s'émurent aussi de la rusticité de cet amusement populaire et 
de la présence d'enfants au spectacle 10 

Garagûz fut interdit en Algérie, en 1843. Il semble que ce soit 
avant tout pour des raisons politiques et pour éviter que l'auto- 
rité française ne fût bafouée et que Garagûz n'incitât à la 
révolte. A Alger, Caragûz disparut presque aussitôt ; il y eut 
encore quelques manifestations privées chez des bourgeois algé- 
rois mais elles ne connurent qu'une diffusion restreinte. Dans le 
reste du pays où la surveillance s'exerçait peut-être moins aisé- 
ment, on releva des représentations de Garagûz jusqu'à la fin 
du 1 9  siècle. D u c h e s n e  assista à l'une d'elles en 1847 à 
Mostaganem. Maltzan 12 en décrit une qui eut lieu en 1862 à 
Constantine dans un petit café fréquenté par les gens du peuple. 
Caragûz aurait même encore fait une apparition à Biskra, vers 
1930 13 

L'expression « faire le Garagûz » par contre est restée fort 
vivante. Elle correspond à « faire le polichinelle ». Mais ce n'est 
qu'une lointaine réminiscence du vrai Garagûz. Les amuseurs 
de quartier, les jongleurs et pitres ambulants « faisaient le Gara- 
gûz ». Bachtarzi Mahiéddine nous a cité par exemple des « co- 
médiens » marocains nommés ulâd Sîdî H'amâdi Mûsa qui amu- 
saient le peuple sur la place Bâb ej-jdîd. Il cite aussi un pâtissier 
d'origine turque qui, entre 1910 et 1915, « faisait le Garagûz » 
devant un public d'enfants. Il leur montrait également les ma- 
rionnettes. A l'aide d une table circulaire où un trou lui permet- 
tait de passer la tête, il jouait « à la tête coupée » et figurait un 
mécréant du temps du Prophète, -ghûl, que les petits specta- 
teurs faisaient parler. 

A ces divertissements très frustes et à ces tours d'amuseurs 
de quartier ou de « comédiens » ambulants, il faut ajouter aussi 
les saynètes jouées lors des fêtes religieuses, à l'Achoura, au 
Mouloud ou lors des pèlerinages aux saints locaux, ou encore, 

10. BERNARD, Docteur, L'Algérie qui s'en va, Paris, Plon, 1887, pp. 
66-67, et PIESSE, L., Itinéraire de l'Algérie, de la Tunisie et de Tanger, 
Paris, Hachette, 1885, p. 36. 

11. DUCHESNE, E.A., La prostitution dans la ville d'Alger depuis la 
conquête, Paris, J.-B. Baillère, 1853 ; Paris, Typ. Dondey-Dupré, 1857, 
p. 47. 

12. MALTZAN, H.V., Drei Jahre im Nordwestern von Afrika, t. III, 
Leipzig, Dürr, 1863, pp. 58-60. 

13. D après un article de la Frankfurter Zeitung relevé par O. SPIES et 
dont il a perdu la référence, cité par HOENERBACH, op. cit. p. 10. 



lors des fêtes telles que  les mariages et les circoncisions. Bach- 
tarzi Mahiéddine, dans un mémoire encore inédit, cite les pèle- 
rinages de Sidi Yahia Tiar, de Sidi M'hamed Boukebrine, de 
Sidi Brahim el Ghebrini, de Sidi Ahmed Ben Youssef. Les 
thèmes des saynètes étaient empruntés au folklore, aux légendes 
hagiographiques,  à la vie quotidienne. Elles étaient souvent 
jouées par  les étudiants des médersas. Dermenghem 14 cite, à 
propos du pèlerinage à Sidi Ahmed Ben Youssef à Miliana : 
« Les citadins d'Alger et de Blida venaient en août avec un 
magnifique rkab, musique et étendards. Des orchestres à cordes 
jouaient le soir les airs les plus entraînants et les plus nostal- 
giques de la musique « andalouse » ; et on se souvient des sket- 
ches burlesques qu'ils jouaient gaiement, représentant  des scè- 
nes de ménage,  des tableaux de mœurs  satiriques, des cadis 
véreux, des tartuffes à grands chapelets aux grains de pommes 
de  terre terminés par une carotte, de paysans arabes roulés par 
des hommes d'affaires juifs ou kabyles, et laissés tout nus... Mais 
depuis les prédications réformistes, le rkab a pris fin et on ne 
vient plus d'Alger qu' individuellement ou par petits groupes. » 

Les cérémonies burlesques et les représentations dramatiques 
qui  accompagnaient,  en certaines régions d'Algérie, les fêtes de 
l'Achoura, ont été commentées par  Doutté  15 qui souligna la 
parenté  entre ces mascarades et nos carnavals. Nous retenons 
surtout, pour  notre propos, les défilés de personnages à parti- 
cularités ethniques, physiques ou sociales, et les scènes de pré- 
toire judiciaire. « Les principales scènes dramatiques sont le 
cadi grotesque et le mari  trompé, cette dernière se rapportant  
de préférence à un Européen ; on imite aussi volontiers, dans 
un esprit de satire, d'ailleurs très discrète, le commandant  supé- 
rieur du cercle de Toggourt,  les officiers des bureaux arabes, 
etc... Puis défilent les touristes, hommes et femmes, l'Anglais en 
particulier qui b raque  avec insistance son appareil  sur la foule, 
qu'il groupe préalablement  afin d'obtenir un instantané plus 
naturel. Le marchand ambulant  kabyle parcourt  les groupes en 
criant sa marchandise et en débitant  une pacotille imaginaire. 
Puis ce sont des sédentaires singeant des nomades, des nègres 
revenant  du  Soudan, des cavaliers revenant  de Tombouctou et 

1 4 .  DERMENGHEM, E . ,  L e  c u l t e  d e s  s a i n t s  d a n s  l ' I s l a m  m a g h r é b i n ,  2  

é d . ,  P a r i s ,  G a l l i m a r d ,  1 9 5 4 ,  p .  2 2 9 .  

1 5 .  D O U T T É ,  E . ,  L a  s o c i é t é  m u s u l m a n e  d u  M a g h r e b .  M a g i e  e t  r e l i g i o n  

d a n s  l ' A f r i q u e  d u  N o r d ,  A l g e r ,  J o u r d a n ,  1 9 0 9 ,  p p .  4 9 6 - 5 4 0 .  



r a c o n t a n t  l e u r s  a v e n t u r e s  e x t r a o r d i n a i r e s  ; p l u s  l o i n  u n  g r o u p e  

f a i t  l ' e x e r c i c e  m i l i t a i r e  à  l a  f r a n ç a i s e  1 6  

P a r m i  l e s  r i t e s  e t  l e s  t r a d i t i o n s  q u i  a c c o m p a g n e n t  l e  m a r i a g e  

m u s u l m a n  à  B l i d a ,  D e s p a r m e t  d é c r i t  l e  j e u  d e  l a  f a u s s e  m o r t e  

q u i  s e  j o u a i t  p e n d a n t  l a  n u i t  d u  h e n n é  d u  m a r i é .  «  A  c e  m o m e n t  

l e s  m u s i c i e n s  e x é c u t e n t  u n  a i r  d e  d a n s e  e t  t o u s  d a n s e n t  u n  p e u  

e n s e m b l e .  C e p e n d a n t  u n  s i è g e  e s t  p r é p a r é  d a n s  l a  c o u r  c e n t r a l e  

s u r  l e q u e l  s ' a s s i e d  l e  T u r c ,  c o m m e  s ' i l  é t a i t  l e  j u g e .  L à - d e s s u s  

a r r i v e n t  u n  K a b y l e  e t  u n  E s p a g n o l  q u i  v i e n n e n t  d e m a n d e r  j u s -  

t i c e .  « J e  d e m a n d e  r é p a r a t i o n  d i t  l e  K a b y l e ,  j ' a i  p l a n t é  p o u r  c e t  

E s p a g n o l  p o m m e s  d e  t e r r e  e t  c o u r g e s .  » E t  l ' E s p a g n o l  d e  n i e r  

s a  d e t t e .  L e s  p l a i d e u r s  f o n t  m i n e  d e  v o u l o i r  s e  b a t t r e  ; l e s  

p a r o l e s  q u ' i l s  p r o n o n c e n t  s e r a i e n t  c a p a b l e s  d ' i n d u i r e  e n  e r r e u r  

l e s  a s s i s t a n t s  q u i  v o n t  j u s q u ' à  d i r e  : «  I l  n ' y  a  p a s  d e  d o u t e ,  c ' e s t  

u n  v r a i  E s p a g n o l .  » E n s u i t e  o n  v o i t  a p p a r a î t r e  l e  M o z a b i t e  a v e c  

u n e  v i e i l l e  à  l a q u e l l e  l e  M o z a b i t e  r é c l a m e  d e s  h a b i t s  q u ' e l l e  a  

d û  c o u d r e  p o u r  l u i .  L e  M o z a b i t e  p r é s e n t e  s e s  t é m o i n s .  L e  j u g e  

d o n n e  t o r t  à  l a  v i e i l l e  q u i  s ' e n  v a  e n  i n s u l t a n t  l e  m a g i s t r a t .  P u i s  

v i e n n e n t  d e u x  j e u n e s  o r p h e l i n s  q u i  l u i  t i e n n e n t  c e  l a n g a g e  : 

« R e n d s - n o u s  l e  b i e n  q u i  n o u s  v i e n t  d e  n o t r e  p è r e  e t  q u i  n o u s  

a  é t é  e n l e v é .  » L e  j u g e  r é p o n d  : « V o u s  ê t e s  t r o p  j e u n e s  ; a t t e n -  

d e z  d ' a v o i r  g r a n d i .  » L e s  e n f a n t s  a l o r s  d e  l ' i n s u l t e r  : «  V a  d o n c ,  

ô  t o i  q u i  m a n g e s  l e  b i e n  d e s  o r p h e l i n s  » ,  e t  i l s  f o n t  m i n e  d e  

v o u l o i r  b o n d i r  s u r  l e  c a d i  p o u r  l e  f r a p p e r ,  m a i s  c e l u i - c i  s e  l è v e  

e n  l e s  m e n a ç a n t  d e  s o n  y a t a g a n .  

L a  p r e m i è r e  g u e r r e  m o n d i a l e  a u r a i t ,  s e l o n  B a c h t a r z i  M a h i é d -  

d i n e ,  p o r t é  u n  c o u p  f a t a l  à  c e s  c o u t u m e s .  A u  l e n d e m a i n  d e  c e t t e  

g u e r r e ,  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  s e  s e r a i t  t r o u v é  c o u p é e  d e  s e s  a î n é s  

e t ,  d e  c e  f a i t ,  l a  t r a d i t i o n  s e  s e r a i t  r o m p u e .  

I l  s e m b l e  q u ' o n  a i t  a v e c  r a i s o n  r e l e v é  l e  c a r a c t è r e  s i n o n  t h é â -  

t r a l ,  d u  m o i n s  s p e c t a c u l a i r e  d e  c e r t a i n e s  c o n f r é r i e s  m a g h r é b i n e s .  

L e s  é t r a n g e r s ,  d u  m o i n s ,  o n t  é t é  f r a p p é s  s u r t o u t  e n  c e  q u i  c o n -  

c e r n e  l a  c o n f r é r i e  d ' o r i g i n e  m a r o c a i n e  d e s  ' i s â w a  1 8  P o u r  l e s  

f ê t e s  r e l i g i e u s e s  p o p u l a i r e s ,  s p é c i a l e m e n t  p o u r  l e  M o u l o u d ,  l e s  

a d e p t e s  s o r t e n t  d e  l e u r  r e t r a i t e  e t  c h a c u n  p e u t  a s s i s t e r  à  l e u r s  

c r i s e s  d e  p o s s e s s i o n .  L a  d a n s e  l e s  m è n e  à  l a  t r a n s e  e t  i l s  c o n -  

16. DOUTTÉ, E., op. cit. p. 501. 
17. DESPARMET, J., Coutumes, institutions, croyances des Indigènes de 

l'Algérie, trad. t. I, Alger, « La typo-litho » et Jules Carbonel, 1939, pp. 
170-171. 

18. COUR, A., Les 'îsâwa, in Encyclopédie de l'Islam, vol. 2, p. 562. 



n a i s s e n t  u n  é t a t  d ' i n sens ib i l i t é  p h y s i q u e  t e l  qu ' i l s  a v a l e n t  d e s  
s co rp ions ,  d e s  r o g n u r e s  d e  v e r r e ,  qu ' i l s  se p a s s e n t  d e s  a igu i l l es  
d a n s  la  cha i r ,  se  f l age l l en t  a v e c  l eu r s  l a m e s  d e  sabres .  P iesse ,  
q u e  c h o q u a i e n t  dé j à  les p r o u e s s e s  d e  C a r a g û z ,  t r o u v e  l eu r s  exhi-  
b i t i o n s  i m m o n d e s  e t  s o u h a i t e r a i t  qu ' i l  f û t  d é f e n d u  d 'y  ass i s te r  19 

I l  n e  s ' ag i t  pa s ,  b i e n  sûr ,  d e  s u r e s t i m e r  l ' a s p e c t  t h é â t r a l  d e  
c e r t a i n e s  p r a t i q u e s  e t  d e  c e r t a i n e s  c é r é m o n i e s  p r o p r e s  à  l a  v ie  
r e l i g i e u s e  d u  M a g h r e b ,  ma i s  d e  r e l e v e r  d a n s  les t r a d i t i o n s  e t  les 

a s p e c t s  d e  la  c u l t u r e  p o p u l a i r e  les  t r a i t s  q u i  son t  s u s c e p t i b l e s  
d ' a v o i r  p r é p a r é  e t  fac i l i té  l ' a d o p t i o n  d u  t h é â t r e  sous  la  f o r m e  
q u e  lu i  d o n n è r e n t  p e u  à p e u  ses p r o m o t e u r s  e t  ses a n i m a t e u r s .  

T o u s  les j eux  p r é c é d e m m e n t  c i tés  n e  s o n t  r e p r é s e n t é s  q u e  lors  
d e  c i r c o n s t a n c e s  b i e n  d é t e r m i n é e s  e t  d e m e u r e n t  é t r o i t e m e n t  liés 

a u  cyc le  d e s  f ê t e s  re l ig ieuses .  U n e  c u r i e u s e  e t  i n t é r e s s a n t e  re la -  
t i o n  d e  v o y a g e ,  f a i t e  e n  1864 p a r  P o t t e r  20 s e m b l e r a i t  i n d i q u e r  
qu ' i l  y e u t  q u e l q u e s  t e n t a t i v e s  isolées  p o u r  c r é e r  u n  t h é â t r e  
i n d é p e n d a n t .  L o r s  d ' u n e  c h a s s e  a u  s a n g l i e r  à  l a q u e l l e  le c o n v i a  
u n  c a ï d  d ' O r a n ,  P o t t e r  e u t  l ' occas ion  d ' a p p l a u d i r  u n e  r e p r é s e n -  
t a t i o n  t h é â t r a l e  d o n n é e  e n  l ' h o n n e u r  d e s  inv i tés  d u  c a ï d  p a r  d e s  
c o m é d i e n s  a r a b e s  qu ' i l  a p p e l l e  d e s  c o m é d i e n s  « o r d i n a i r e s  » 21 
I l  a j o u t e  q u e  q u e l q u e s  g r a n d s  n o t a b l e s  a r a b e s ,  p o u s s é s  p a r  u n  
s e n t i m e n t  q u e  l 'on a p p e l l e r a i t  m a i n t e n a n t  le s n o b i s m e ,  e n t r e -  
t e n a i e n t  d e s  c o m é d i e n s ,  tels  les s e i g n e u r s  f é o d a u x  d u  M o y e n  
A g e  a u x q u e l s  o n  a v a i t  c o u t u m e  d e  les c o m p a r e r .  S 'agissa i t - i l  
d ' u n  u s a g e  q u i  c o n n u t  u n e  c e r t a i n e  d i f fus ion  ? Q u e l l e  é t a i t  l a  
f r é q u e n c e  d e s  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  q u i  e n  é t a i e n t  les p r i n c i p a u x  
béné f i c i a i r e s  ? I l  es t  difficile d e  r é p o n d r e  à ces  ques t i ons .  P e u t -  
ê t r e  é t a i t - c e  u n e  i n n o v a t i o n  isolée,  d u e  à u n  fils d e  g r a n d e  
f a m i l l e  q u i  ava i t  v is i té  l ' E u r o p e .  I l  a p p a r a î t ,  e n  t o u t  cas,  q u e  
c e t t e  p r a t i q u e  n e  s 'es t  p a s  e n r a c i n é e .  L e  t h é â t r e  n a q u i t  q u e l q u e  
so ixan t e  ans  p lu s  t a r d ,  d a n s  u n  c o n t e x t e  u r b a i n  e t  d a n s  d e s  
m i l i e u x  t rès  p o p u l a i r e s .  M a i s  il es t  f r a p p a n t  d e  r e m a r q u e r  q u e  
les t h è m e s  d e s  f a rces  e t  les p r o c é d é s  son t  les m ê m e s .  R a c h i d '  
K s e n t i n i  i m p r o v i s e r a ,  lu i  aussi ,  d e s  scènes  d e  chasse  d e  la m ê m e  
v e i n e  q u e  cel les  q u e  d é c r i t  P o t t e r  : « Q u a n t  à  n o u s  ins ta l lés  a u  

19. PIESSE, L. ,  op.  cit. p.  38. 
Voir  aussi  LEIRIS, M., La  possession e t  ses aspec ts  t héâ t r aux  chez  

les E t h i o p i e n s  de  G o n d a r ,  Paris,  1958. 
20. POTTER, L a  c o m é d i e  a rabe ,  in R e v u e  d e  Paris ,  t. V, 1864,  p p .  155- 

162. 
21.  Il p o u v a i t  s 'agir,  peu t - ê t r e ,  de  deux  m e d d â h '  q u e  le ca ïd  au ra i t  

e n g a g é s  p r o v i s o i r e m e n t  p o u r  d is t ra i re  ses hôtes .  



fond d'un immense cercle, tracé par un abattis de lentisques... 
nous nous apprêtions à regarder la comédie annoncée — c'est 
le dernier luxe en Afrique d'avoir des comédiens ordinaires. 
Autour du cercle, les Arabes admis aux honneurs de la fête, 
accroupis. Au centre, un foyer dont on entretient l'éclat en y 
jetant un arbre de temps en temps... L'orchestre joua une ouver- 
ture à donner aux assistants la danse de Saint-Guy, et la comé- 
die commence. Excepté Polichinelle, le fameux Caragous, dont 
nous ne pourrions pas reproduire les prodigieux écarts, les pièces 
arabes que j'ai vues se composent toutes de l'opposition qui 
existe entre l'homme de guerre, le vaillant, et celui qui s'adonne 
à l'étude... Voici une des pièces principales, celle qui a le mieux 
réussi ce soir-là. 

Deux Arabes partent pour la chasse. L'un est un vaillant 
homme de guerre ; l'autre espère rencontrer des ruches dans 
la forêt ; c'est un dénicheur de miel. Le premier a son fusil en 
bandoulière, le yatagan au côté ; il est à peine vêtu ; l'autre 
est recouvert d'une cotte de mailles ; il a un casque ; sa cein- 
ture est encombrée de sabres, de pistolets d'arçon ; il a dix 
fusils sur le dos, les plus longs qu'on a pu trouver, un arsenal 
ambulant. Malgré ces précautions, le dénicheur de miel est 
assailli par un essaim d'abeilles imprudemment provoquées et 
il leur échappe à grand-peine, après mille grotesques contor- 
sions. Son vaillant compagnon, avec son modeste armement, 
abat un lion tandis que le poltron fuit pour se réfugier dans 
l'orchestre. L'auteur souligne combien le public participe à 
l'action et ne se lasse pas de voir répéter les pitreries des deux 
comédiens. 

Au lendemain de la première guerre, les premiers essais théâ- 
traux semblent être nés de la convergence de divers efforts qui 
participèrent eux-mêmes d'influences variées. L'aventure per- 
sonnelle des premiers animateurs, que ce soit le bourlingueur 
Rachid Ksentini, l'amateur de gravures turques portant des 
illustrations de costumes qu'était Allalou, ou le bach h'ezzâb 
Bachtarzi Mahiéddine venu au théâtre par l'intermédiaire du 
chant religieux 22 a joué également un rôle non négligeable. 

La comédie du boulevard et le vaudeville joués au théâtre 
d 'Alger peuvent avoir stimulé certains esprits qui auraient alors 
conçu le dessein de créer des divertissements de même type 

22. Pour tous ces personnages, voir plus loin : Le milieu théâtral, pp. 
98-142. 



pour un public arabophone. Il est fort possible que les « pères » 
du théâtre algérien aient vu des spectacles européens. 

Par ailleurs, Edmond Yafil, le directeur d'une société musicale 
nommée El Mut'ribiyya (L'éducatrice) se souvint fort à propos 
des saynètes jouées avant la guerre pendant les pèlerinages aux 
saints locaux et il eut l'idée de les « commercialiser » en quelque 
sorte. Lorsque se produisait sa société, il prit l'habitude d'ajouter 
au programme musical de petits sketches réalistes et satiriques, 
inspirés de l'observation de la vie quotidienne. Il les fit jouer 
par quelques étudiants des médersas. 

Enfin l'impulsion décisive vint, semble-t-il, d'Orient. Une tour- 
née organisée en 1921 par l'acteur libano-égyptien Georges 
Abiad' impressionna fort quelques lettrés musulmans et une 
poignée d'étudiants des médersas. Ils tentèrent à leur tour de 
monter des spectacles en arabe classique. 

De ces trois impulsions possibles, quelle fut celle qui eut la 
prépondérance ? Il est difficile d'en juger. Certaines pratiques 
et traditions populaires contenaient des germes de théâtre qui 
ne se sont jamais développés. Les spécialistes ont donné de ce 
phénomène diverses explications entre lesquelles il n'y a pas 
lieu de trancher ici. D'après l'article cité de Potter, il semblerait 
que se soit manifesté près de trente ans après la conquête, sous 
le Second Empire, dans certaines grandes familles ralliées, le 
désir d'imiter l'Occident en créant un théâtre arabe dont le 
répertoire se nourrissait de récits et de contes populaires. L'en- 
treprise tourna court, mais les renseignements qui la concernent 
sont beaucoup trop fragmentaires pour que les raisons de cet 
échec puissent s'analyser clairement. L'exemple européen finit 
par toucher l'Afrique du Nord par l'intermédiaire de l'Orient. 
Un problème grave restait à trancher : celui de la langue. Les 
sketches étaient joués en arabe dialectal tandis que les amateurs 
conquis par le théâtre oriental essayèrent de créer un réper- 
toire en arabe classique. 
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Les débuts du théâtre algérien 
(1921-1923) 

Les tentatives pour créer un théâtre 
en langue classique 

Alors qu'en Syrie le théâtre était apparu vers les années 1850 
avec une traduction de Molière par Mârûn an-Naqqâch, les 
premières tentatives pour créer un théâtre de langue classique 
remontent en Algérie aux années 1922-1923. 

Ce retard n'a rien d'étonnant : l'Algérie n'a cédé que tardi- 
vement aux idées et aux courants nouveaux, nés de la Renais- 
sance arabe. La Nahd'a a mis plusieurs décades pour y diffuser 
ses idéaux. Le pays était peut-être bien disposé à les accueillir 
mais mal armé pour les réaliser, malgré la petite élite d'Ulémas 
qui, à Constantine, à Tlemcen, et même à Alger, avaient réussi 
à préserver la culture musulmane en dépit de l'implantation 
coloniale. Mais ce n'est qu'au lendemain de la première guerre 
que la Nahd'a algérienne s'imposa, essentiellement comme un 
mouvement de réforme religieuse, accompagné d'une renais- 
sance littéraire et d'une certaine prise de conscience nationale. 

De plus, le théâtre oriental était une création citadine et 
bourgeoise. Or en Algérie, la petite élite cultivée qui se formait 
dans les villes, à Alger surtout, tendait à l'assimilation et portait 
ses regards vers la France bien plus que vers l'Orient. 
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