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Histoire et Mémoire dans les «Origines» d’Amin Maalouf 

 
Antonella Emina 

 

 

 
Résumé 

Une  lecture d’Origines  d’Amin Maa‐

louf  mettant  en  relief  le  rôle  de 

l’Histoire  ainsi  que  son  fonctionne‐

ment  dans  une  dynamique  de  rela‐

tion avec la mémoire. 

 

Mots clés 

Maalouf,  Amin;  Origines;  histoire; 

mémoire; identité. 

  Abstract 

The  role  of  History  in  Origines  by 

Amin Maalouf is pointed out. Its rela‐

tionship with memory  is  equally  ex‐

amined. 

 

Keywords 

Maalouf,  Amin;  Origines;  history; 

memory; identity. 

 

 

 

 

L’Histoire  continue  à  solliciter  l’écriture de  création  et  à  s’imposer 

soit  sur  le plan des  thématiques abordées  soit en  termes de cotexte 

explicite. Des études, des  colloques et  surtout une production  litté‐

raire importante plus au moins haute ont une diffusion remarquable 

dans le monde entier. La géographie ne paraît pas avoir d’influence 

sérieuse  sur  cette multiplication,  sinon  qu’elle  peut  renfermer  des 

histoires plus bruyantes que d’autres, plus pressantes, plus indiscrè‐

tes.  

Amin Maalouf (Beyrouth, 1949), écrivain, journaliste et formidable 

créateur  de  romans  historiques,  offre  des  pistes  multiples  de  ré‐

flexion à ce sujet. Les raisons et le sens que le parti pris de l’histoire 

assume  pour  cet  écrivain,  au‐delà  du  simple  constat  d’une  fidélité 

d’écriture, me  paraissent  ressortir  de manière  éclatante  d’Origines, 

cette passionnante enquête autour de la relation entre mémoire indi‐

viduelle, mémoire familiale et mémoire collective. D’un côté ces liens 

sont tellement clairs que ma mission de lecture paraît assez simple: il 

suffirait de lancer une recherche sur le réseau pour trouver des des‐

criptions  –  pas  forcément  banales  ou  naïves  –  des  méthodes 

d’investigation, des  thèmes et des procédés d’écritures de  l’Histoire 



 

 

Antonella Emina 

employés dans  le  texte. De  l’autre,  le  foisonnement des parcours  à 

suivre et des suggestions à approfondir introduisent des éléments de 

complexité. En plus, en raison de l’écart temporel limité entre la date 

de  publication  du  texte,  les  évènements  relatés  et  notre  travail 

d’analyse, le risque d’être pris au piège de la contemporanéité empê‐

cherait d’arriver à mettre  l’œuvre à une distance suffisante pour en 

déceler autre que ce qui ressort manifestement, à savoir le parti pris 

de l’Histoire.  

Ses romans, de Léon l’Africain de 1987 aux Désorientés de 2012, sont 

certainement des réussites ainsi que ses textes appartenant à d’autres 

genres, tout en gardant des qualités narratives très vives. Parmi eux, 

Origines  prend  l’allure  d’une  autobiographie  et,  en  même  temps, 

d’un récit  familial, d’une généalogie, d’un récit des événements na‐

tionaux vus du dedans et le narrateur peut mettre à l’œuvre un esprit 

«fouineur»1. Il y décrit sa méthode d’investigation dont  la consulta‐

tion des témoins, la recherche dans les archives, leur organisation sur 

la base des  sujets, des dates, de  la  typologie des documents… une 

méthode, donc, toute proche de celle des historiens sauf que pour la 

consultation des  témoins qui  est une démarche distinctive d’autres 

domaines, de l’investigation policière à la sociologie. 

Dans  ses  romans  historiques  l’auteur  a  souvent  effleuré,  en  les 

transfigurant, des  traits de  sa  famille, mais dans Origines  cette his‐

toire familiale ressort au premier rang et, de par un pacte fiduciaire 

entre auteur et lecteur, elle est perçue comme vraie, ce qui est un ca‐

ractère  qu’on  attribue  aussi  bien  à  l’écriture  de  l’Histoire  qu’à 

l’écriture  autobiographique.  La  première,  pourtant,  sollicite 

l’explicitation des sources, ce qui n’a pas lieu dans notre texte, en re‐

vanche,  la  deuxième  compte  sur  le  pacte  auteur‐lecteur  comme  le 

seul garant de véridicité. 

Pour  revenir  au propos  initial,  les points  saillants de  l’œuvre de 

Maalouf sont explicités dans les deux pages en italique précédant le 

premier  chapitre  de  l’œuvre  concernée. Ces  évidences  problémati‐

sent ouvertement  trois piliers  traditionnels du discours historiogra‐

phique: la nation, la patrie et la religion. 

                                                           
1 «Moi qui suis par nature  fouineur, moi qui me  lève cinq  fois de  table au cours 

d’un repas pour aller vérifier l’étymologie d’un mot…». A. Maalouf, Origines, p. 16. 
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La religion n’est présentée que dans son rôle de catalyseur des ver‐

tus  sociales  aptes  à  la  fondation des nations,  ces nations que  leurs 

habitants perçoivent comme des patries. Quant à ce dernier mot de 

‘patrie’, Maalouf  y  accorde  notamment des  connotations  «d’espace 

où l’on est chez soi», où l’on est parmi les siens. Il n’y ni singularisa‐

tion orgueilleuse ni  affirmation d’une diversité distinctive,  c’est un 

collectif qui  labellise nation  et patrie: «Nos nationalités  sont affaire 

de dates, ou de bateaux (…)  je n’ai  jamais ressenti non plus une ad‐

hésion  totale à une nation –  il est vrai que,  là encore,  je n’en ai pas 

qu’une seule»2 Pour notre Narrateur, donc, les repères nationaux au‐

raient moins les attributs des limites territoriales que ceux de la mul‐

tiplicité des  localisations dans  le  temps,  ce  qui pourrait déboucher 

soit sur une négation d’appartenance nationale soit sur une superpo‐

sition  (ou  bien  un  amalgame,  mais  là  c’est  une  autre  histoire) 

d’appartenances. 

La négation de son appartenance nationale aurait des conséquen‐

ces contradictoires, étant donné que l’individu serait, d’une part, un 

apatride, un  sans  nation, un  habitant du monde  entier  et de  nulle 

part en même  temps, mais de  l’autre, n’ayant pas de papiers,  il ris‐

querait d’être  confiné dans un  espace  limbique, dans quelque non‐

lieu, se heurtant sans cesse à des frontières infranchissables. 

Je pense, par exemple, à la fameuse mésaventure de Karim Nasser 

Miran,  réfugié  iranien  installé  sans papiers de  1988  à  1999 dans  le 

Terminal 1 de  l’aéroport Charles‐de‐Gaulle, d’où  le film Le Terminal 

(2004).  

En  fait,  le statut des apatrides est une affaire  tout à  fait ouverte3. 

En termes généraux, un apatride est «une personne qu’aucun État ne 

considère  comme  son  ressortissant  par  application  de  sa 

législation»4.  

                                                           
2 Ibi, p. 10. 
3 La France a réglé quelque peu cette question: un apatride bénéficie «d’une carte 

de  séjour  temporaire portant  la mention  ʺvie privée et  familialeʺ et  l’autorisant à 

travailler  […] Lorsqu’il  justifie de  trois  années de  résidence  régulière  en France, 

l’apatride  statutaire peut  se voir octroyer une  carte de  résident valable dix ans». 

Site officiel de  l’OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatri‐

des, Procédure, <http://www.ofpra.gouv.fr>. 
4 Cf. Article 1 de la Convention de New York, 1954. Ibidem. 
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Si, donc, selon l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits 

de  l’Homme,  «tout  individu  a  droit  à  une  nationalité»,  il  s’ensuit 

qu’on n’a pas le droit de ne pas en avoir une et, donc, qu’on n’a pas 

le droit d’être un apatride. 

Cela implique des conséquences pratiques importantes.  

Cependant,  la  question  ne  touche pas  notre  narrateur,  au moins 

pas dans ces termes. En fait, il semble plutôt avoir absorbé la plurali‐

té des appartenances étalées dans les documents familiaux recueillis 

tout au long de sa fouille. Il les résume de la façon suivante: 

 
Dans  l’esprit  de  mes  grands‐parents,  ces  appartenances  diverses 

avaient  chacune  sa  “case” propre:  leur État  était  la  “Turquie”,  leur 

langue était l’arabe, leur province était la Syrie, et leur patrie la Mon‐

tagne  libanaise (…) Il y a cent ans à peine,  les chrétiens du Liban se 

disaient volontiers syriens,  les Syriens se cherchaient un  roi du côté 

de La Mecque, les juifs de Terre sainte se proclamaient palestiniens… 

et Botros, mon grand‐père, se voulaient citoyen ottoman5. 

 

Le narrateur,  tout comme Botros, se range volontiers à  l’intérieur 

d’une situation caractérisée par une multiplication de nationalités ce 

qui  implique  avoir des papiers de deux ou  trois pays,  en détermi‐

nant, par‐là, une action de reconnaissance de la part de l’extérieur, ce 

qui scelle sa propre présence au monde. Dans cette liste d’allégeances 

superposées,  la question  religieuse n’en est pas véritablement une6. 

Elle côtoie, ou mieux, elle soutient le thème de la patrie, censé conte‐

nir  les  éléments  les  plus  intimes  de  la  relation  de  l’individu  au 

monde  extérieur,  son appartenance  et  son bien‐être par  rapport  au 

milieu: la patrie est un milieu/lieu affectif. 

N’étant pas un concept strictement territorial, la patrie se présente 

comme l’espace de l’identité et des liens dans une perspective verti‐

cale et horizontale, c’est‐à‐dire qu’elle se trouve aussi bien sur un axe 

temporel que sur un axe spatial. L’action du narrateur en est une il‐

lustration, par son engagement dans une quête se poussant plus sur 

un plan temporel que spatial et dont les étapes seraient mémoire‐soi‐

identité. L’ordre des trois phases n’est ni sûr ni stable. La mémoire y 

                                                           
5 A. Maalouf, Origines, p. 256. 
6 «Et pour foi une antique fidélité!». Ibi, p. 10. 
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serait  l’instrument  de  la  recherche;  le  soi,  le  propriétaire  de 

l’instrument; l’identité en serait un résultat. 

Cette  question  de  la mémoire  est  un  élément  ultérieur  de  com‐

plexité. Le sujet a été exploré par plusieurs disciplines et particuliè‐

rement par la philosophie; en plus, au XXe, des préoccupations sur la 

définition d’une mémoire  collective  se  sont  ajoutées  aux  réflexions 

précédentes. Pour essayer de simplifier, je n’aurai recours qu’à quel‐

ques‐unes des remarques de Paul Ricœur à ce sujet7.  

D’un  côté  –  souligne  le  philosophe  français  –  dans  l’expérience 

commune et dans le langage ordinaire se manifeste le «caractère fon‐

cièrement  privé  de  la mémoire  individuelle»8,  parce  que,  premier 

point, «mes  souvenirs ne  sont pas  les vôtres»9,  c’est‐à‐dire qu’il est 

propre à la mémoire de chacun de n’être que sienne. 

Deuxième point, c’est la mémoire qui garde «le lien originel de la 

conscience avec le passé»10, avec mon passé. La mémoire «me permet 

de remonter le temps»11 de mon présent jusqu’à mon enfance. 

Les  deux  composantes  fondamentales,  apparemment  antinomi‐

ques, de  ce  trajet  sont  la perception  de  la  continuité  (parce  que  la 

mémoire assure  la continuité  temporelle de  la personne) et  la diffé‐

renciation (parce que, dans cette relation à rebours vers son enfance, 

l’individu  s’aperçoit que  les  faits  remémorés ont  eu  lieu à des mo‐

ments différents de l’époque présente). Il y a donc un facteur de dis‐

tinction parmi les moments du passé remémoré qui s’accompagnent 

de  la perception de «la continuité temporelle et [de]  la mienneté du 

souvenir»12. 

Le troisième point soutenant la subjectivité de la mémoire est lié à 

sa  capacité de permettre  l’orientation dans  l’écoulement du  temps; 

orientation à double sens: du passé vers le futur suivant une sorte de 

«flèche du temps du changement»13, mais, en même temps, du futur 

                                                           
7 Cf. P. Ricœur, “De la mémoire et de la réminiscence”, dans La mémoire, l’histoire, 

l’oubli. 
8 Ibi, p. 115. 
9 Ibidem. 
10 Ibi, p. 116. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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vers  le passé, par un mouvement  inverse. Cet aller‐retour est  inscrit 

dans  les mots  «transit»,  «attente»  et  la  locution  adverbiale  «à  tra‐

vers»,  utilisés  dans  la  description  faite  par  Ricœur:  «transit  de 

l’attente vers le souvenir, à travers le présent vif»14. 

En outre, d’après John Locke, la mémoire se lie à la conscience de 

son action et  la conscience s’identifie à  la personne, puisqu’elle per‐

met à chacun de se reconnaître en tant que «soi». Toutefois cette ré‐

flexivité de l’identité occulte le fait que l’identité s’oppose à la diver‐

sité  et que  l’identité ne  ressort que de par un acte de  comparaison 

avec la différence. 

La solitude de la mémoire fléchit se heurtant donc à l’évidence du 

rapport de l’individu avec les autres. À cet acquis pratique il faudrait 

ajouter le concept de «mémoire collective»15 faisant désormais partie 

du  langage ordinaire. En dépit du naturel qu’on  leur  attribue  cou‐

ramment,  la relation aux autres et  la mémoire collective renferment 

plusieurs implications d’ordre épistémologique. 

En  revenant à Origines, déjà dans  le  fragment de monologue  (en 

forme de dialogue) de  la préface, «Pour patrie, un patronyme? Oui, 

c’est ainsi!»16, où le narrateur attribue à son patronyme le rôle de pa‐

trie, il place sa recherche à rebours non seulement sous le signe de sa 

mémoire personnelle, mais s’ouvrant à la mémoire des siens, puisque 

un patronyme renvoie à une lignée, à une famille, à autrui. 

De  ce  fait,  la démarche  investigatrice de  son  narrateur  n’est pas 

qu’un  exercice  de mémoire  personnelle:  elle  interroge  la mémoire 

d’un tiers, afin de percevoir ses souvenirs (la tante Léonore, sa mère, 

les frères Eliya et Chitân, ces deux vieillards du village ayant assisté 

aux  funérailles  de  son  grand‐père  Botros).  Cette  mémoire  qui 

s’interroge et  interroge  finit par se plonger aussi dans une malle de 

papiers, retrouvée dans la maison de famille. Bref, toute cette démar‐

che se maintient dans le strict cercle de la famille ou des proches. 

                                                           
14 Ibidem. 
15  La  notion  de  mémoire  collective  est  due  –  comme  le  rappelle  Ricœur  –  à 

l’irruption dans le champ des sciences sociales de la sociologie pour qui «la cons‐

cience collective est (...) une de ces réalités dont le statut ontologique n’est pas mis 

en question». Ibi, p. 114. 
16 A. Maalouf, Origines, p. 10. 
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Nous  assistons  donc  à  une  confrontation  de  la  réflexivité  et  de 

l’action mnémonique  individuelle  avec  l’objectivité  des  démarches 

poursuivies. 

En fait, dès que la mémoire reconnaît et ordonne les souvenirs, elle 

les objectivise par rapport à son regard. Mais il y a plus, «La mémoire 

individuelle  ne  prend  conscience  d’elle‐même  qu’à  partir  (…)  de 

l’expérience  individuelle d’appartenance à un groupe, et sur  la base 

de l’enseignement reçu des autres», rappelle Ricœur17.  

Le narrateur fait appel à la mémoire d’autrui. Cette expérience du 

contact de la mémoire personnelle avec la mémoire des autres passe 

donc par l’appel au témoignage des autres pour qu’elle puisse rappe‐

ler et reconnaître  les souvenirs;  inversement un témoignage est ren‐

du pour qu’il soit recueilli par quelqu’un d’autre: «Plus question de 

“refiler” cette malle à  la génération  suivante.  J’étais  l’ultime  station 

avant l’oubli; après moi, la chaîne des âmes serait rompue, plus per‐

sonne ne saurait déchiffrer»18. 

Les  souvenirs  retrouvés  par  la mémoire  et  classés  par  la  raison 

sont, en fait, prêts à être racontés. Du moment où les objets sont ex‐

posés ils entrent dans le domaine du langage et «le souvenir dit, pro‐

noncé,  est  déjà  une  sorte  de  discours  que  le  sujet  se  tient  à  lui‐

même»19. La remémoration s’achemine ainsi sur la voie du récit dont 

la structure publique est patente20. La mémoire entre de la sorte dans 

la  sphère publique  et  le  texte de Maalouf  est une  représentation  et 

des souvenirs et des procédés pour les remémorer. 

Il  faudrait  également  approfondir  ici,  aussi,  tout  l’aspect  de  la 

comparaison avec autrui qui est un phénomène proche des phéno‐

mènes d’identification rappelés par  les mots de Maalouf, «Pour pa‐

trie, un patronyme? Oui, c’est ainsi!»21. Je n’en soulignerai que quel‐

ques détails qui permettront l’avancement de cette lecture: 

 

                                                           
17 P. Ricœur,  “De  la mémoire  et de  la  réminiscence”, dans  La mémoire,  l’histoire, 

l’oubli, p. 170. 
18 A. Maalouf, Origines, p. 42. 
19 P. Ricœur,  “De  la mémoire  et de  la  réminiscence”, dans  La mémoire,  l’histoire, 

l’oubli, p. 158. 
20 Ibidem. 
21 A. Maalouf, Origines, p. 10. 
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‐ chacun de nous porte un nom et un prénom  […] qu’il a reçu d’un 

autre;  

‐ un patronyme me situe sur une ligne de filiation 

‐ un prénom me distingue dans la fratrie22 

 

«Cette parole d’autrui»23  fait partie de  l’ensemble de  l’expérience 

d’autrui qui  apparaît  –  comme nous  le dit Hannah Arendt  –  aussi 

primitive que l’expérience de soi24. 

L’expérience des autres nous est donc une évidence pour des rai‐

sons tout à fait pratiques, liées à notre expérience quotidienne, à no‐

tre vivre ensemble, «nous agissons avec lui et sur lui et nous sommes 

affectés par son action»25. 

En fait, l’un des traits essentiels des structures du monde social est 

leur enracinement au sein d’un environnement et le rapport à autrui 

en  est  la  conséquence  logique.  C’est  ce  qu’affirme  Alfred  Schütz, 

dans  sa  Phénoménologie  du  monde  social26,  étude  où  le  philosophe 

schématise  cet  univers  qui  peut  compter  sur  quatre  catégories 

d’acteurs:  les  prédécesseurs,  les  successeurs,  les  proches  et  les 

contemporains. Cette  grille,  appliquée  à  la  lecture  d’Origines,  s’est 

révélée  fructueuse:  la  recherche,  même  à  rebours,  a  un  point 

d’accroche dans  le présent;  les acteurs qui me côtoient dans  le pré‐

sent sont les contemporains et les proches; les contemporains, tout en 

vivant à  la même  époque que nous – Schütz nous  le  rappelle – ne 

partagent pas le même environnement spatial. Pour utiliser une ter‐

minologie de critique littéraire, les deux acteurs agiraient en sorte de 

«co‐texte». Les proches se trouveraient aussi bien à proximité tempo‐

relle qu’à proximité  spatiale. Nous  reprendrons plus bas ce dernier 

point. Cependant une recherche à rebours porte principalement sur 

les  prédécesseurs  qui  ont  façonné  les  couches  de  l’histoire,  alors 

qu’une  recherche à  rebours ne porterait pas  sur  les  successeurs. En 

                                                           
22 P. Ricœur,  “De  la mémoire  et de  la  réminiscence”, dans  La mémoire,  l’histoire, 

l’oubli, p. 159. 
23 Ibidem. 
24 Citée dans Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Cité avec ce  titre par Ricœur, mais  le  texte,  rédigé en allemand en 1932, n’a, à 

mon su, qu’une traduction anglaise The Phenomenology of the Social World. 
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fait, dans l’application du schème de Schütz au texte de Maalouf, la 

question des  successeurs – des générations à venir, de  ceux qui ne 

sont  pas  encore  nés  –  n’est  pas  gommée,  comme  le  suggère 

l’évocation de «la génération suivante» susmentionnée. Elle pourrait 

même constituer  la  finalité d’une  lecture qui  s’interroge  sur  le  sens 

d’une modalité créative obsédée par l’Histoire. 

En démêlant  la question de  la  relation à  l’autre, Ricœur, dans  sa 

longue  réflexion  sur  la  mémoire  et  l’histoire,  souligne,  d’après 

Schütz, «la simultanéité ou la quasi simultanéité de la conscience du 

soi de  l’autre avec  la mienne»27, ce qui  fait ressortir  le côté «vie vé‐

cue» parce que les contemporains et les proches vivent ensemble ou 

–  comme  le dit  Schütz  –  ils vieillissent  ensemble28,  c’est‐à‐dire que 

moi et les autres, nous vieillissons ensemble. Avec les contemporains 

je partage l’expérience du monde grâce à une communauté de temps 

et, avec les proches, grâce aussi à une communauté d’espace29. 

Cette  communion  de  temps  et  d’espace,  soulignée  par  les  deux 

philosophes, ne couvre pourtant pas  l’ensemble des  implications de 

cette “prochaineté”. 

Les proches ne sont pas seulement ceux qui habitent sous le même 

toit au même moment, mais surtout ceux qui sont  liés par des  liens 

divers: certainement par la parenté; peut‐être par la groupe ethnique; 

peut‐être  encore  par  des  affinités  intellectuelles  ou  sentimentales. 

Dans ce cadre,  la quête  individuelle/familiale de Maalouf prend du 

poids et agit sur le tissu social en le renforçant par la mise à nu des 

fils qui relient les uns aux autres. 

En plus la sphère des contemporains (proches ou non) est encadrée 

par les mondes des prédécesseurs et des successeurs qui étendent les 

lignes  du  vivre  ensemble  dans  les  deux  directions  du  passé  et  de 

l’avenir30, ce qui renforce le présent aussi bien par son ancrage à une 

histoire d’où  il  tire  le  fonds de sa propre nature que par  l’attrait de 

l’espérance. 

                                                           
27 P. Ricœur,  “De  la mémoire  et de  la  réminiscence”, dans  La mémoire,  l’histoire, 

l’oubli, p. 160. 
28 Cf. Ibidem. 
29 Cf. Ibidem.  
30 Cf. Ibidem. 
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Si  les philosophes ont beaucoup  fouillé  la question de  la  relation 

entre mémoire et histoire,  les historiens, de  leur côté, ont assumé  la 

dialectique entre mémoire collective et histoire. Cela est évident au 

moment où  ils touchent à  la dimension temporelle des phénomènes 

sociaux  par  une  reformulation  de  l’échelle  temporelle31.  Micro‐

histoire et macro‐histoire se confrontent sur ce terrain aussi. 

L’attitude  scripturale de Maalouf n’est pas  étrangère à quelques‐

uns des préceptes fondateurs de la pratique de  la micro‐histoire. Ce 

courant de la discipline est né en Italie, dans les années 1970‐1980, à 

Bologne autour de la revue Quaderni Storici des éditions Il Mulino, et 

à Turin autour de la collection Microstorie pour les éditions Einaudi. 

Ce regard propose aux historiens de délaisser l’étude des masses ou 

des  classes  pour  suivre  le  fil  du  destin  particulier  d’un  individu, 

«l’anomalie, l’urgence, l’événement particulier, mais aussi un réseau 

de relations, une situation, une logique de transaction, un système de 

croyances, une  identité  collective»32. Les  études qui  concernent des 

communautés  préfèreraient  de  petites  villes  ou  bien  des  villages, 

l’analyse  se  concentrerait  sur  les  petites  gens  et  les  individus 

d’importance mineure. 

Par‐là, l’Histoire offre des schèmes de médiation entre les pôles ex‐

trêmes de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Cet ef‐

fort de médiation est d’ailleurs celui d’Origines, qui, de son côté, pro‐

pose «la relation aux proches»33, comme un plan intermédiaire entre 

le Moi et les autres. «Les proches, ces gens qui comptent pour nous et 

pour qui nous comptons»34, sont situés entre le soi et les autres à une 

distance  sans  cesse  en mouvement:  «on  se  rend proche, on  se  sent 

proche»35. Cette variation de distance se développe avec des modali‐

tés soit actives soit passives, avec des mouvements de distanciation 

et de rapprochement. La dynamique de  la relation de proximité  in‐

                                                           
31 Cf. J. Revel (dir.), Jeux d’échelles.  
32 «Il  fatto anomalo,  l’emergenza,  l’avvenimento, ma anche una  rete di  relazioni, 

una congiuntura, una logica di transazione, un sistema di credenze, una identità di 

gruppo». I. Fazio, “Microstoria”. 
33 Cf. P. Ricœur, “De la mémoire et de la réminiscence”, dans La mémoire, l’histoire, 

l’oubli, p. 161. 
34 Ibidem. 
35 Ibi, pp. 161‐162. 
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troduit  des  éléments  perturbateurs  dans  la  fixité  inscrite  dans  le 

choix  d’un  patronyme  comme  élément  identitaire.  Il  ne  l’annule 

pourtant  pas, mais  il  l’atténue,  ce  qui  est  encore  une  évidence  de 

toute  existence:  l’histoire d’un  individu ne  coïncide pas  totalement 

avec l’histoire des siens. Il est forcément une anomalie. 

Même  si  en  forme  simplifiée  et  non  exhaustive,  j’ai  essayé 

d’articuler  la contribution d’Origines au questionnement général sur 

le sens de  l’Histoire dans  les Littératures  francophones. Le point de 

départ  en  serait:  «Je m’identifie  aisément  à  l’aventure de ma  vaste 

famille,  sous  tous  les  cieux»,  affirmation  nette  d’une  appartenance 

qui a, pourtant, des contours faibles puisque la famille est «vaste» et 

logée un peu partout  («sous  tous  les cieux»). L’évolution de ce sen‐

timent  s’appuierait  sur  un  réseau  d’échanges  qui  s’instaure  entre 

tous les acteurs agissant dans “le monde social” (prédécesseurs, suc‐

cesseurs,  proches  et  contemporains)  et  dont  le  pivot  serait  les 

contemporains. Parmi les tournures possibles que ces échanges peu‐

vent prendre je n’en signale que deux types essentiels, tirés encore de 

Schütz:  un  rapport  de  compréhension/interprétation  et  un  rapport 

d’action/influence directe ou indirecte36.  

Le rapport de compréhension/interprétation, qui caractérise les fi‐

nalités de tout chercheur ainsi que celles du narrateur d’Origines, est 

le seul possible envers les prédécesseurs. Pour atteindre des informa‐

tions et pour  les comprendre Maalouf  interroge ses sources. Il solli‐

cite  la médiation des proches, ce qui ajoute de  l’affectivité. Cette af‐

fectivité se rapporte à l’individu qui fait partie du monde contempo‐

rain:  le monde des prédécesseurs  se  lie par  conséquent au présent. 

Dans le présent le rapport d’action/influence directe ou indirecte sur 

autrui  est  également possible. Si  l’action/influence  est  indirecte  elle 

peut pareillement s’adresser aux successeurs. 

Dans Origines un narrateur, ne pouvant obtenir  les réponses qu’il 

cherche en comptant sur sa seule mémoire fait recours à la mémoire 

des proches, par des témoignages qui lui sont rendus à la suite de ses 

sollicitations ou bien par des documents retrouvés. Par cette démar‐

che il reconstruit le monde de ses grands‐parents du dedans, mais ce 

monde se définit aussi par ses relations avec l’extérieur, le dehors. Le 

                                                           
36 Cf. Alfred Schütz, The Phenomenology of the Social World.  
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narrateur participe, en somme, par cette parcelle, à alimenter la mé‐

moire d’une  collectivité qui  se  fait et  se défait à  la mesure des élé‐

ments de partage que  les  individus se reconnaissent:  le même sang, 

la même ethnie, le même espace, la même époque, la même religion, 

ou bien seulement  la même vision du monde…  les fils peuvent être 

multiples et nuls,  cela dépend de plusieurs  facteurs. Parmi  ces  fac‐

teurs il y aurait aussi la volonté d’empathie dont tous ceux concernés 

par  l’écriture  et par  la  lecture,  acteurs  ou  sujets, disposent  au mo‐

ment de leur entrée en jeux. 

L’Histoire maaloufienne des Origines prend les contours flous de la 

vie et de notre modernité. Si le bruit du co‐texte dans lequel l’œuvre 

plonge est indéniable et indépendant de la volonté de son auteur, ce‐

lui‐ci l’oblige au moins à jouer de toutes ses cordes, notamment une 

possibilité d’affectivité, de partage, d’ouverture sur l’avenir. 
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