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vec I'année 98, A Messagera a décidé de négocier un
nouveôu tournant, plus conforma à I'évolution du

monde culturel corset et à l'attente du lectorat insulaire
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Tournant le dos à Ia formule magazine, elle a
aujourd'hui pour ambition de devenir une revue c.ullurelle
à part enlière. Au programme : des dossiars sur das sujets
de sociéIé qui défraient la chronique, des numéros spé-
ciaux sur des thèmes de réflexion divers, qui agitent le
champ culturel corsc-, mais trouvent peu de relais-dans la
presse écrite insulaire, où lcas reyues, les hebdos, les maga-
zines ont tous quasiment disparu.

Tant qu'à flirter avec l'envie defatre une re\/ue. intel-
lectuelle ) puisque c'ast bien cette tentation qui nous ani-
mart jusque là, auiant oser aller jusqu'au bout de notre
démarche, et nous donner vérilaôlement les moyens de
notre politique. Parce que nous ne pensons pôs, comme
certains qui sacrifient à un populisme aux inquiétants
remugles, qu'" intellectuel " soit un gros mot ... parce qu'il
nous semble indispensable, si l'on veut construie une
Corse démocratique et moderne, d'extiper le savoir des
crtadelles retranchées où il se trouve trop souvent
enfermé, Parce qu'il nous paraît vital de meltre fin à la ter-
reur des discours de spéciolisles, el de remellre en circu-
lation la parole confisquée.

Une mission nouvelle donc pour la Messagera.
Une mission exigeant un autre ',ÿpe d'investigation que
celui qui étail le nôtre jusqu'à ca numéro, et qut nous
conduit à opteç en ce qui concerne nolre fréquence de
parution, pour une cadence semeslrielle.

Nous espérons que nos lecteurs trouveront leur
compte dans cette évolution de nolre revL)e, qui nous
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permettrô de coller è une exigence de quôlité supéneure.
En ce qui concerne |es abonnements, nous les recondui_
rons bien évidemment sur Ia durée en fonction de cefr..
nouvelle périodicilé, et nous nous excusons auprès de
nos ôbonnés pour les désagréments causés par ce chôn_
gement de formule.

Pour ce qui est de celte Messagera nouvelle ver_
sion, c'est à la littérature " écrile " d,expiession corse que
nous ôvons vouru consacrer ra première livraison. un
numéro spécial, celô nous a pôru s,imposer, pour familiari_
ser le lecreur ôvec cefie rifrérature peu connue - à r'heure
où l'on pdrle tant de |identité corse _ et dont l,analyse
reste limirée à des cercres d'initiés et à des publications
universitaires peu accessibles au grand public.

C'est d'ailleurs pour viser une audience plus large,
au delà du seur rectorat corsophone que res coilabora-
teurs de ce numéro spéciar ont décidé d'utiriser ici ra
langue française, lnhabituelle sous la plume de bien d,entre
eux.

Les pères fondateurs de Ia littérature d,expression
corse, ia génération deJO,la " mutation " lingurstrque, l,his_
toire des différents genres rirtéraues, ra cràatron'vue de
l'rntérieur par prusieurs ôuteurs, re thème de ra ... sexuarité
dans les écrits insuraires : ôutant de su.lets évoqués tout au
long de nos pôges. De quor réfléchi donc, avezc ce numé_
ro spécial de A Ay'essagera, dont l,équipe tient à saluer
tlorence Antomarchi, qui a été avec tarent Ia cheviile
ouvrière de nos précédenls numéros, et a quitté au;our_
d'hur notre rédaction, investia qu,elle est sur d,autres'pro_
lets. Nous espérons que la pouvelle formule de notre
revue sera à Ia hauteur des ambitions qu'elle avait nourrres
pour A Messagera. Et que nos lecteurs, eu4 trouveron! à
feuilleter ces pôges, re mëme praisrr que nous avons eu à
les ecrve. , ..

gï,,1,+r
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Revivifi ée par le renouveau opéré

dans les années Soixante-Dix,
la littérature « écrite » d'expression corse est le produit

d'une histoire complexe - qui reste à écrire.

Cette histoire explique son émerEence tardive,

son profil particulier, ainsi que les pesanteurs et les

difficultés qui lypothèquent, auiourd'hui encore,

son développement.

A MessaEera avait déià évoqué, dans ses précédents
numéros, le débat sur I'identité des pères fondateurs de

cette littérature, et les figures, centrales et controversées,

de Santu Casanova et des Muvristes.

Restait à dresser, en ce qui concerne les précurseurs,

un panorama de leur production en langue corse,

du XIXU*' siècle à nos jours : ses traits dominants,

sa thématique maieure et ses silences,

son évolution et son rapport - difficile- à la modernité
sont ici retracés, avec brio, par f ean-Marie Arrighi,

inspecteur pédagogique régional'de Corse.

Entretien...



« LIne littérature maioritairement

provincialiste )...
entretien avec Jean Marie Arrighi

A M. : 0ueh sont les troih dominonts de lo

lilrerorture d'expresion torse du XIX* et dêbrril

XI* ? Suelle est son évolüion interne duront

celle pêriode ?

J.M. Arrighi : D'abord, on ne Peut

pas regarder I'histoire littéraire
corse de cette éPoque comme celle

d'une littérature déià bien établie,

avec une tradition séculaire. C'est

une littérature qui se construit, et

dans une langue qui devient alors

consciente d'elle-même, qu'on
commence à emPloYer comme

moyen d'exPression caPable de

tout dire. Les locuteurs Prennent
conscience du fait qu'ils Parlent
"corse", les chercheurs commen-

cent à s'y intéresser, il apparaît des

outils nécessaires comme le Pre-
mier dictionnaire, celui de

Falcucci.

D'autre part cette langue, même si

on la considère comme élaborée,

n'est jamais l'unique moYen d'ex-

pression littéraire des Corses. La

littérature d'exPression corse de

l'époque se situe dans un raPPort

dialectique complexe avec la litté-

rature d'expression italienne ou

française, produite à l'extérieur ou

en Corse même. Car toute la tradi-

tion littéraire de l'île est alors ita-

lienne, tandis que 1'Ecole com-

mence à diffuser la littérature
française, du moins dans certains

de ses aspects.

Souvent les mêmes auteurs utili-
sent selon le cas l'une ou l'autre de

ces langues : chez Monsignore
Della Foata, le corse, le français,

l'italien... ou le latin selon les

domaines concernés. Le corse est

réservé à une Poésie d'insPiration
rurale et traditionnelle, volontiers

comique. VattelaPesca, quand il
passe de l'italien au corse dans ses

Versi italiani e corsi, indique qu'il
enlève "u flaccu, i guanti è u caP-

pellu à stagnone" et qu'il les rem-

place par "a barretta misgia è un

bon pilone". C'est dire que ce qui

pousse à emploYer une langue ou

l'autre, c'est avant tout un clivage

d'ordre social, qui conceme égale-

ment les geffes et les thèmes.

La politique menée Par l'Etat' qui

aboutit à faire disparaître l'italien
de 1'île -non comme langue

étrangère étudiée, mais comme

langue d'usage habituel- est aussi à

prendre en compte, Puisque vers le

début du siècle le choix ne va Plus

être qu'entre le corse et le françLis.

La littérature d'expression corse est

aussi inséparable du poids de la tra-,

dition orale, dont les auteurs "offi-

ciels" cherchent parfois à se distin-

guer tout en reprenant ses thèmes,

ses valeurs et, souvent, ses genres

et sa versification. C'est justement

dans la première moitié du XIXU-'

que I'on cherche à recueillir les

textes de Poésie traditionnelle
(Viale, Tommaseo ou Fée).

On a donc au début une

littérature à thèmes ruraux et "gio-

cosi" comme chez Guglielmi, Ugu

Peretti ou De la Foata. La versifica-

tion de la poésie orale (l'octosylla-

be) est généralement reprise, et les

thèmes sont ceux de la vie tradi-

tionnelle. L histoire de la littérature

corse du siècle va être cel1e de la

lente conquête de domaines et de

thèmes nouveaux : de la seule Poé-

sie à la prose avec Par exemPle les

pièces de VattelaPesca, les brefs

récits et les afticles de réflexion de

Santu Casanova.

A M. : Suelle e$ lo tlrémorlique moieule de

cette littéroture ? Son originolitê ?

J.M. A. : Statistiquement, c'est la

poésie qui domine, comme dans

toutes les littératures com-

mençantes. Cette poésie cherche le

plus souvent à entrer dans des

cadres "internationaux" : formes

fixes comme le sonnet, emPloi de

l'alexandrin, élaboration d'une
langue qui cherche à s'éloigner du

discotrrs quotidien. La Prose va

conquérir une Place à la fin du
i sièc1e ; une prose narative, descrip-

tive mais aussi Polémique.

Dans cette littérature, on remarque

le poids de thèmes Peut-être Plus



7

ethnographiques que littéraires à

proprà*.nt Parler : Par exemPle

àescription des coutumes aschesi

dans le Viaghju in Ascu de

Massiani. Un certain traditionalisme

idéologique est aussi fraPPant :

morale religieuse exprimée de façon

vivante et amusante chez De la

Foata ; amour du PaYs, du village

natal : beauté de la nature ; valeurs

familiales.

Ce qui sutPrend, c'est Plutôt 1'ab-

sence de certains thèmes qui sont

ffès présents ailleurs dans la même

périÀAe : on ne trouve à Peu Près

pas de référence à la vie sentimenta-

i" -moin, encore à la vie sexuelle'

bien sûr- dans une société où cha-

cun vit sous le regard de tous ; Peu

de chose sur l'existence de grouPes

sociaux distincts, sur 1'Histoire en

ffain de se taire -sauf peut-être par

des allusions à 1'éPoPée naPoléo-

nienne. La vie villageoise décrite est

plutôt ce1le d'une communauté unie

àun, ,., traditions, sans conflit
grave. Peu de banditisme, Peu de

,inAetti. Rien sur des sentiments

comme 1'ambition, ressort si impor-

tant dans la littérature française du

temps. On Peut regretter l'absence

de ces thèrnes que l'observation de

la vie corse du temps aurait Pu

su-ugérer. \'Iérimée ou Balzac' eux'

"n 
àn, trré Parti. I1 est vrai qu'en

Corse même des écrivains ont traité

ces thèmes. mais en français ou en

italien, rarement en corse' On

retrouve la réPartition entre les

langues qu' on évoquait'

A M. : Dom quelle mesure ceile linêrolure

inlègre{-ellc lo "modernilé"'formelle,

thêmorique, etc.- qui corodêrise lo littéroture

fronçoise el ilolienne de cette êpoque ?

.I.M. A. : I1 faut bien distinguer les

périodes (de manière très générale

puisque bien sûr des auteurs d'âge

et de formation très différents peu-

vent écrire à la même éPoque)' Au

début, la Corse est encore suffi-

samment intégrée à l'aire culturelle

italienne pour suivre son évolution'

Ensuite, il Y a toujours accès à la

littérature extérieure, surtout

française, mais, me semble-t-il' de

manière scolaire' Ainsi les liens

que 1'on pourrait attendre s'établis-

àn ur". retard, et Plutôt avec des

textes "classiques" -au sens de

"qu'on étudie dans les classes"

qu'uu". la littérature en train de se

faire. On Peut trouver des Poèmes

romantiques- qui font Penser au '

Lamartine ou au Victor Hugo des

morceaux choisis, mais rien qui

ressemble à une Poésie Plus sYm-

bolique, à Baudetraire ou à

Rimbaud. 11 Y a des Corses en

contact plus direct avec la création

littérairÀ française du temps mais

qui écrivent en français (Lorenzo

Vero).
Les images Poétiques un Peu sur-

prenantes et originales, me semble-

t-il, sont relativement rares' On a

beaucoup de descriptions, de narta-

tions, de discours argumentatifs'

guère de métaPhores' Dans cette

iériod", la Poésie écrite a du mal à

àt,"ird." la Puissance d'évocation

des vers de certains lamenti' Et'

dans l'écrit, le plus intéressant est

sans doute ce qui reste le Plus Près

de la tradition orale, qui arrive à

donner f imPression d'être de 1'ora-

lité écrite (certains Poèmes de

VattelaPesca, les oeuvres de Paoli

de Tagliu Plus tard)'

Au début du siècle et Plus encore

après la guerre de 14, on note un

,ànoru"u, des thèmes : l'amour'

enfin, chez Ghjacumu Santu Versini

(M'innamoru) ou chez Petru Santu

Leca (Cantw d'amore) ; les é1é-

ments comme le feu chez Saveriu

Paoti (Innu)... Et ensuite' chez des

auteurs comme FiliPPini ou Marco

Angeli, le contact étroit avec

l'Italie, qu'on a Pu bien sûr leur

reprocher Politiquement, a créé un

lien avec la littérature italienne' et

euroPéenne, de l'éPoque' C'est

d'ailleurs un Programme expnme

''clairement Par Angeli (Gigli di
' stagrut). Fa§cal Marchetti a dégagé

les liens entre ces auteurs et des

coürants italiens de f immédiat

après-guerre. Je crois qu'ils Par-

ulennent réellement à ce qu'on

appelle Poésie dePuis Baudelaire'



c'est-à-dire bien autre chose que la

seule versification.

A M. : Peut-on quolifier lo lifiéroture corse de

cetle époque de "provinciolhïe", et quelles

sonl, pour vous, les coroclétisliques d'une

littêroture de ce ÿpe ?

J.M. A. : Ce que José Gil, invité

l'an dernier dans le cadre du

"Temps des livres", appelait litté-

rature provincialiste, c'est une

littérature tellement intégrée à la

société où elle est produite qu'elle

est incapable de détachement et

d'ironie par rapport à elle, et Par

conséquent d' accéder à I'universa-

lité. Gil applique en Pafticulier ce

concept à la Iittérature portugaise.

jusqu'à Pessoa qui marque une

rupture.

En gros c'est une littérature qui dit

à ses lecteurs "nous sommes

comme ça et nous le savons", avec

une certaine auto comPlaisance,
qui ne fait pas d'effort d'abstrac-

tion. et qui reste opaque Pour qui-

conque ignore le contexte. Ca ne

veut pas dire bien sûr que toute

littérature "ernaciîée" soit provin-

cialiste !

On peut considérer que, si on la

prend en bloc, la littérature corse

de l'époque entre dans le cadre de

cetie définition, et qu'elle n'en est

sortie nettement qu'avec les

années 70, tant Pour 1a Poésie que

pour la prose -même si des auteurs

"provincialistes" publient encore,

tout le monde saisit la différence.

Mais même à l'éPoque dont nous

parlons, il y a des écrivains, ou

certains textes de certains écri-

vains, qui en sortent tout à fait.

A fit. : Oueh sont, précisémenl, hs érivoins

qui sorlent du lor ? En quoi réside leur

originolité ? 0nt-ih des hériïiers ouioud'hui ?

J.M. A. : C'est toujours difficile
de distribuer des Prix, et c'est
nécessairement subjectif ! Je dirais

pour ma part, et la liste n'est Pas

exhaustive : Ghjacumu Santu
Versini, Angeli, FiliPPini, Martinu

Appinzapalu - sa Poésie Plus que

sa prose. consciemment "Provin-

cialiste" ; certains textes de D.A.

Séraphin Versini, de Petru Santu

Leca, de Petru Rocca ; en Prose,
bien sûr Pescitt Anguilla de

Dalzeto. en tant que Premier
roman et parce que. si la langLle et

le style n'y ont rien d'éblouissants,

les thèmes en sont universels - on

a pu faire la comParaison avec /e

Rouge et le Noir. En voilà quand

même un cefiain nombre -et il Y en

aurait d'autres à mentionner.

A M. : Peü-on penser, ou vu de cette

linêrolure, que le possoge de l'iTolien ou

fronçois comme "longue de culrurC o

conslituê une rupfiJre 0u niveou du longogg et

de l'imoginoire, dont lo littéroilure d'olors (el

d'ouiourd'hui encore) porte les stigmoiles ?

J.M. A. : On Peut réPondre à Plu-
sieurs niveaux : d'une Parl la litté-

rature d'un groupe humain qui utili-
se plusieurs langues est dans un

contexte autre que celle de peuples

monolingues. D'autre part l'efface-

ment d'une langue qui avait été

pendant des siècles la langue de

culture a été nécessairement un

traumatisme, et Pas seulement Pour

les lettrés : les classiques italiens

comme Dante, l'Arioste ou le Tasse

avaient précédemment dans la cul-

ture des Corses un rôle de référence

qui n'a pas été rePris Par les clas-

siques français, même étudiés et

connus. I1 y a eu une éPoque (celle

de "Italia si ni và è Francia ùn

vene") où cette séParation de la

culture italienne a été aussi une rup-

ture avec les grands courants inter-

nationaux.

Cependant, ce traumatisme qui a

valu pour les générations dont nous

parlons s'est effacé ensuite, je crois.

La leva di u sittrtnta est comPosée

de gens qui ont eu un contact avec

la littérature intemationale à travers

r la littérature française. On y trouve

quand même beaucouP de Profes-
seurs, et surtout de professeurs de

lettres. non ?



En ce qui conceffre f imaginaire, je
n'irais pas si loin : c'est d'un imagi-
naire corse qu'il s'agit, nourri évi-
demment aussi d'autres cultures,
qui a pu et peut encore s'exprimer
dans d'autres langues (italien et
français mais aussi bien anglais si
on pense à Chiari), mais dont le
véhicule le plus naturel est évidem-
ment le corse lui-même. La littéra-
ture corse n'a d'intérêt que si elle
corespond à une vraie spécificité et
si elle Ia fait accéder à l'universel -
et je crois que c'est au.jourd'hui,
enfin, le cas. S'il s'agissait de
reproduire simplement dans une
"petite" langue ce qui est déjà dit
dans les "grandes", cela mériterait-
il tant d'efforls ?

Ptopos recueillis par J. Poggioli

9

« Un proiet
esthétique et
IinguistiqUe »

Dumenicantone Geronimi a été, des
années durant, directeur de

publication de la rewte Ngiru, qti a
longtemps été le principal support de

la I îttérature d'expression corse.

Qttel était le véritable projet
esthétîque et linguistîeue de cette

rewe ?
Dans quelle mesure la démarche

înîtiée dans les années Soîxante-dix
a-t-elle Qes prolongements

aujourd'hui ?
Entretien avec un milîtant culturel de
la première heure qui entend bien - à

l'heure où tant s'abandonnent à la
résîgnatîon et aux dérives - « rester

fidèle à ses rêves ».



IO
A Messagera : Rigiru a été, à l'époque du Riacquistu

et lusqu'à'ux annéàs Qratre-Vingts' la revue embléma-

tiüe de la littérature d'expression corse' Pouvez-vous

nous ,app.ler quel était son proiet linguistiQue et

esthétique ?

D,\. Geronimi : il faut, en premier lieu' rappeler com-

ment est né Rigiru' ll a vu le iour durant les

Universités d'ete àe Corté et ce, à partir d'un double

constat :

lo - dans ces moments d'ébullition' où la langue corse

était au cæur des débats, il ny avait aucun support

pour l'écrit d'exPression corse'

2' - le dernier support existant' avant les universités

d'été, était U Muntese, qui avait disparu car il était

devenu inadapté.Cela Pour deux raisons : des ques-

tions de contenu -trop nostalgique' on ne sortait pas

de « a casarella », « a stiuttarella » etc - et des que-

relles d'orthographe et àe prépondérance d'un parler

sur les autres.

De ce double constat, nous avons tiré la conclusion

qu'il fallait créer un nouveau support pour I'expression

en langue corse, et donner une place à cette expres-

slon qii soit le reflet du monde contemporain et des

questions qui nous préoccupaient'

A Messagera : Mais avez-vous défini plus précisément'

dès le déPart' un Proiet " '

DÂ. G. : En ce qui concerne le proiet esthétique' il

,fpàrrn, dans I'n indiatura » du premier numéro de la

ràvue. ll s'agissait Pour nous de ne pas se couper de la

culture trad]tionnelle, tout en refusant de sy enfer-

mer. A partir de là, il nous paraissait logique' en ce

qui conierne la poésie par exemple de ne pas nous en

tenir à des formes traditionnelles versifiées' et plus

irrg.*.nt de favoriser I'expression en prose' A l'é-

poô., nous étions trois : Rinatu Coti' Luiggi Muri et

,oi*e*.. Dans le droit fil d' »lntricciate e cambiari-

ne », nous avons Par ailleurs décidé d'accepter les

textes dans les differents parlers corses' sans donner

la prééminence à un parler plutôt qu'à un autre'

A Messagera : C'étail déià un proiet linguistique nova-

teur, eu égard à la situation de l'époque "'

DÂ. G. : Oui, tout à fait' Nous tenions à affirmer la

parité de tous les parlers de l'île, et à favoriser I'expres-

,ion d. formes nouvelles, avec une langue qui ne pouvait

qu'évoluer. Il nous paraissait primordial d'adopter un

Àur.r, code orthographique, avec un respect pour I'or-

thographe tradition;elle, mais en même temps un désir

à. i. prt reculer devant les innovations nécessaires à la

cohéreice. Exemple, le « h » pour la 3o personne du sin-

gulier du présenidu verbe être ou I'emploi constant du «

-sk 
i , knlotnu par exemPle) à la place de I'alternance

[friz'1. Àr'.onfluent de tous ces asPects' il y^avait pour

ioit f, volonté affichée de ne rien publier en français' Et

celaaeffectivementétéIecas.C'étaitàlafoisunproiet
esthétique, linguistique et politique' même si.nous avons

touiours refusàde faire une littérature engag'ée'

A Messagera : A ce propos, ily a eu des débats' par la

suite, sur le sens du mot « indiatura »" '

D.A. G':Oui, il faut sur ce point être précis'

«lndiatura», ce n'est pas une corruption de I'italien

«ideare», mais vient de't' avè I'idea di » « avè in dea di ''
« avoir en tête de, avoir l'idée de ». Indiatura Pour nous'

ça voulait flire « programme » ' Pas entaEement' De la

*er. frçon, le tiire àe la revue' Rigiru a lu.i aussi donné

lieu à des contresens. Un certain nombre de commenta-

teurs ont écrit que cela signifiait « retour »' ce qui aurait

été en contradiction avec-notre proiet' Non' RiSiru' cela

veut dire « manière de faire qti nous soit propre »'

i
A MesJagera : Pour en revenir à I'histoire de la revue'

elle a gaàé le cap avec une belle continuité pendant" '

DÂ G. : Pendant vingt ans' Rigiru a donné une voix à

I'expression littéraire corSe contemporalne' Notre revue

,-egut.*.nt, il faut le souligner' donné la parole à de

no,ibr.rr., fenimes, c'étaii une première' Nous avons

fu prrrîtr., et cela aussi il faut le rappeler' grâce au

mécénat de Nicolas Ambrosini puis de Dominique

Alfonsi. Nous sommes arrivés à 200 abonnés paynts !



II
A Messagera : Et puis, au moment où certaines choses
semblaient acquises, la revue a cessé de paraître .pour
quelles raisons 7

D.A. G. : Cela demandait beaucoup de travail. fe n'ai
plus pu faire face, et Ghjuvan'Chiiseppu Franchi, qui a

un temps pris la direction de Ia publication non plus.
Mais au-delà des personnes, ie pense qu'il y a eu
essoufflement. On avait prouvé que le corse était
capable d'exprimer le monde d'auiourd'hui d'exprimer
aussi ce qui s'écrivail dans d'autres langues, sans rien
perdre en substance. Mais nous avons été confrontés à

la désallection progressive de la pratique de la langue
dans la société qui a conduit à une diminution du lec-
torat...

AMessagera : D'autres enjeux sont apparus aussi 7

D.A. G. : Oui, Ia période de « déloulement » du
Sittanta étant révolue, il s'agissait, il s'agit de passer à

d'autres formes, d'autres recherches. II faut que le
corse devienne un moyen d'expression de la pensée
abstraite, et du monde qrotidien prosaieue, pas seule-
ment de l'émotion. Ce saut-là n'a pas été fait, même si
des tentatives ont été réalisées, qui exigent plus de
souffle que pour un poème.

A Messagera : Eu égard au projet initial de Rigiru,
pensez-vous Ou'ily a auiourd'hui continuation ou au

contraire fl échissement 7

D. A. G. : fe ne sais pas si nous sommes en période
de gestation ou de tarissement. On ne peut certaine-
ment pas dire que I'on tourne le dos aujourd'hui à la
démarche que nous avons impulsée alors. Non,ily a

seulement une fatigue, de la lassitude ...Ce qui est
sûr, c'est que si I'on recourt à I'italien, comme le pré-
conisent certains, on maintiendra ce qui peut rester de
la langue corse dans une situation de sous-produit...

A Messagera : A ce suiet, est-ce -que ce genre de
tentation -le recours à l'italien- était déià présente au

sein de Rigiru 7

DÂ. G. : C'était décelable dans les textes de certains
collaborateurs occasionnels, mais pas dans I'équipe de
Rigiru.

A Messagera : Qre reste-t-il dans la production litté-
raire actuelle, de votre proiet initial 7

D.A. G. : Un certain nombre de gens qui écrivent
auiourd'hui en corse était dans l'équipe de Rigiru ; IIs
prolongent notre démarche. Et ie tiens par ailleurs à

dire que nous n'avons pas encore mis le point final à
notre entreprise ! Rigiru va en effet reparaître. Mais le
moment est venu aujourd'hui de traduîre du corse
dans d'autres langues, de manière à ce que notre pro-
duction soit soumise à l'appréciation des autres,
mesurée à I'aune de la production Iittéraire dans
d'autres langues. C'est pourquoi, dans les prochaines
parutions de Rigiru, nous nous proposons de traduire
des textes corses dans dilférentes langues
européennes officiel les.

Propos recueillis par fackie Poggioli



t2 eul-ëlreest-il pertinent de rappeler pour éclairer l'analyse æn ffirâ§æ
qui va suivre dans quel décor plus vaste s'inscrit la

démarche théôtrale qui nous inléresse.ll ne s'agit pas pour

k mËsæ

âk#ekæâæ
;;; U;*onter à l'origine du thêâtre' si tant est que l'on

pursse y parventr, mais de montrer combian 
'," 

*"111"^1T:.::

contexte large, Grèce ou Europe par axemple ' esl une manifastation

dontl'unitérestaàdémonlrer.lespacescéniques'estvumodifié
Àaintes fois : amphrthéâlre, scène à I'italianne' évolution vers un espô-

ce demoins en moins spécialisé, la place publiqua ou la rue' Autant

da variations d'un espace qui constrtu e uîe réponse scénique aux

questions qui agitent chaque sociélé' 
- .,^^^^^r )

Celle perspeclive larga nous enseigne non seulement à voir

la variation mais aussi le conflrt, car le phénomène théôtrôl manrfeste

une certaine effewescence dramatique ôu moment oÙ las civtlisaiions

connaissent une période de rupture plus ou moins radicale : J.lôiSSan-

ce de Ia cité démocratrqu(- eî Grèce, pôssôge du Moyen-Age à la

Renaissanceouplusrécemmen|crisemondialedumondeoccidental
das années 70.

Vanation et conflit, autant d'élémenls de réponse à ceux qut

disent aujourd,hui que 
,,|e théôtre esl en crise', . le lhéâlre ramène tou-

jàurs t'esprrt humain à la source deses conflits' la mtse en scène est

une "mise en crise" théôtrale, moteur d'une expression multrforme qut

se distribue inégalement dans la durée, qui se dissout dans la vie' et

se déguisa sôns cesse.

Car la vrolence d'une æuYrc fait parlaç fail écrire, ainsi la parole est-

el|eaucæurdetouslesaffrontementsquidéchtrenllethéàlrecorse
des années ]O : e||e nourrit les obsessions, elle fonde les coniradic_

tions.Etcen'estpasuniquementparcequ'ils'agitd'unemanifesta-
tion orale, elle esl véritabiement l'enjeu du drame' [utilsation da la

tungru corse lourde de valeur symbolique confère à cette parole une

chàrga émotionnel I e exceplionnelle'
"Résister culturellement, vouloir pader, c'est vouloir

vivre (...) dans notre lhéâlre,les mots ne sortent pas de

la tête du comédien, môis du creux de son corps'7 par où

passentlesémotrons,touteslespeurs'touteslescoléras'tous
les cris." 

(')

Lras cré.aleurs des années 70 sont mus pôr un souci commun'7 non frxé 
i

ôâ, Ous règles abstraites, une préoccupation' un projet identiqua j

("indiatura") vis à vis de la vie et des conflits apparents ou cachés qui

la dominant.
..Etlathéôtremeparaitëlrelelieudelaréconcrliationdu

corse aYec lui-même"' (D' Tognotti)(')

Trame symbolique de la communication physique où chaque mani-

festationlanceunappelàlasensualitéduspectateur.Dansleboule-
versemenlémotionnel qui le porte du rire aux larmes' la parole en

1 - Soti di Ghjugnu - plôquette réalisée par "Teatru Cupabk

2 - Prima tÙ pÈquette réalisée par "Taatru Paisanu"
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ôctron se dégage, multiple et fugitive, élan physique qui rythme le
sens, qui parle sans raisonneç qui montre sans démontrer.

Le texle de lhéâlre est un texte d,émotion, il a le
statut d'un texte destiné à ëtre parlé, un terte en
attente d'une voix, d,un souffle, d,un ry,thme. La
parole dramatique est à mettre en bouche. La

... ta<te d'émo- scène théôtrale est à ce moment là une utopie de
tion.,. en atten_ l'écriture, un monde impossrble à dire, qu,il faut

te d'une voi4 soutenir. Sur cet espace physique de Ia scène où

d,un souffle. prennent souffle et chair nos paradoxes, dans ce

d,un Mhm 
'. projet esthésrque, surgissent alors pten des ques-

La paroie dÀ_ ::nr pour qui veut comprendra le fonctionne_

matiquedà matérielle à l,æ,uvre ? Comment se tissent las
md,tre €', interactions auteurs/melteur en scène/acteurs ?
bouche. peut-on considérer ca travail collectif comme une

des caractéristiques da la création théôtrale ?

Dans ce jeu deforces, quers sont res agents de ra communica-
tion ? ceux qu'une oppositron épistémorogrque a riés dans un même
destin, en les retirant tous deux du champ de la suprématie ratronnellg
les voici ensemble à sa donner libre cours dans le travail théôt ral : le
corps et l'imaginaie. De ca point de vue trois caractéristiques
étançonnent le rerour de l'imaginaire à travers re corps : l,expression
d'une transgression, la connotation d'une communication, r'approche
sur le mode physique de la réalité. Cette part maudite du discours
rationne I est l'espace sacrifié au théôtre dont l'ob.1et est alors de
repousser les limites d'une mémoire ethnique, d'élargi les possibilités
d'expression, d'ouvrir les voies de Ia virtualité.
A plus forte raison quand on se tourne vers un public toujours curieux
de comprendre si la pratrque est une fin artistique ou un moyen, pour
"mefrre en scène" , ou "en crise" , sas conflits socioculturels.

Car cet espôce de forces se déveroppe non seure menr entre
réalité el imaginaire mars aussi entre scène et salle, entre un travail et
une présenlation, entre des influances diverses venues des arts plas-
tiques, la dansg la musique, mais aussi des mutations sociares, des
rapports entre théâtre et institutions. Et pourtant le public ne connaît
pas les règles du jeu, nt mëme parfors que l,on jou.", I Le public, à
enlendre certains créateurs, est lui aussi un acteuç mais personne ne
l'a mis au courant. pubric peu famirier, ou jpôs du tout, d'un art
méconnu que l'é,cole a statufié n'étudiant que la forme écrite codi-
fiée par l'esthétique crassique, ou qu'eile a tout bonnement omrs.
Marginalisation mortelle qui a coupé les acteurs culturels de la pra-
tique dramatique pour en faire une activité asthétique éritiste.



t4 on a alors besoin d'un travail technique autour de lieux de pratique
où l'art dramatique puisse se développer et se perfeclionner. Car si
I'on réfléchit au nombre d'heures de pratique nécessaires à un futur
artiste en musique ou en peinlure, et au nombre d'écoles et de pro-
fesseurs, en fait quand on réfléchit à tous res moyens que disons l'ins-
titution consôcre à d'autres expressions plus reconnues, il est certain
que fave du théôtre aujourd'hui en corse, c'est faire das miracles. Et
pourtant il n'en est pas ainsi partou! etil n en ô pôs non plus toujours
été ainsi. ll suffit de penser par exempre à cette référence mythrqle,
souvent évoquée pour d'autres raisons, celle du théâlre grec (les
Grecs n'avaient-ils pas rnventé une forme de lhéâtre institutionnel en
créant le théâtre de la cité ?) Ce qu'il faudrait die ici, c,est cette par_
lie cachée, ces heures nécessaires de travail, ces moyens humains et
matériels pour que naisse le spectacla; et aussi cette intrication des
ra p p o rts a cte u rslp u b lic ; écriv ain / melteur e n s c è n e.

sans doute des lieux ou des ateriers de pratique dramatiqua
permeflraient-ils l'émergence d'un espôce de confrontation, libéré
de l'angoisse de la représenrarion, un espôce d'expérimentation et
d'échange pour élargir les possibilités de création. un vrai lieu d'ac-
tion culturelle qui mette en mouvement agents et projets...

la ) <sL drors qu on s ôpprocne oe res-

L sence dramatique, une action com_

Lr mune où se dissolvent les notions d'au-
teur, de chef-d'æuvre et de valeur écono-

système artistique. on pourrait se demander aussi si le fait
d'engager une langue minorée dans la pratique théâtrale chan_
ge les données da la création et de la production face à un
système de communication officielle qui renforce des signes
d'autorité et de richesse.

Quand, par ricochet la force d'une création fait par_
ler, écrtre, ôu cceur des conflits st

des controverses, introduire une
langue minorée, est-ce proposer de' dénouer le conflit dominé/dominant, ou' est-ce engager le drame ? A ce moment là,

activer dans Ia création lhéâtrale corse des ,àtres,
des lieu4 des manifestations culturelles (chants, danses, plaisanterias,
dépits) qui hantent notre imaginaire ethnique, est-ce un décor folklo-
rique ou l'élan d'un ëtre collectif ?

Pour progresser dans l'analysa nous voulons emprunter ici è Levi-
Strauss sa distinction enlre"sociélé chaude" et"sociélé froide,,. C,est
dans leurs rapports avec les mythes que ces deux ÿpes de sociétés



se différencient selon qu'elles les accep-
tent ou les refusent. Nous pourrions utili-
ser ce crilère pour qualifier la mémoire

dans le travail théôtral : mémoire chaude
etmémoiefroide.

'es créaleurs comme D. Tognotti ou S. Valentini
ici, P BrooÇ J. Grotowski ailleurs, participent à la

mise en jau d'une mémotre chaude : rls tentent d'ac-
tualisar le tréfonds et de le transforme r en erésent. Chaque

fois la mémoie désigne le fait direct. Ce qui parait le plus loin veut
revenir dans une communication diracte à travers les corps, à la fois
dépositaires de celle mémoie et agents de sa reviviscence, celte
"mémoie méconnue", c'esl celle de l'origine des temps primordiau4
quand tout commenÇa. Temps hors de l'histoire que ces créaleurs
veulent prendre à bras le corps en une action théôtrale nourrie d'ar-
chaique mais qui tend vers una proximité, le contact physique avec
le spectateur d'aujourd'hui. Cette mémoire prend racine en une cerli-
tude : aux deux lerme<s du parcours humain, il y a des permônences
que l'élan théôtral accouple, et c'est ainsi qu'alors la mémoire de l'ori-
gine devient une mémoire chaude.

Au contraire la création de M. Raffaelli, de M. Nativi ou du
Teatrinu, sont à notre avis, d'une mémoire plus froide. Au delà des
limites del'île, on pense aussi à Stein, ou àVitez, Brecht. D'une factu-
re souvent plus classique on retrouve l'expression d'une forme théô-
trale ancienne, tragique, mais aussi comique ou satirique. Même si la
recherche dans le tréfonds d'une mémoire méconnue ccst ôien pré-
senle, elle ne se fait pas dans la relation diecte avec le spactatauç
mais dans la distance au contraire. C'est peul-ètre d'aillaurs cette dis-
tance qui permel aussi la plaisanterie ou le rire. Ce qu'on cherche
alors à provoquar chezle spectateur c'est un sentiment d'élrangeté.
Certainas fois des pratiques comme la pratique théôtrale ont en com-
mun ôvec d'autres manifestations culturelles festives le fait de dépas-
ser les supports culturals elmëme, WUr un momen! de les abolir.
la mémoie chaude esl en communication avec le mythique; la

mémoire froide, elle, taquine l'rmaginaire, le défie. lune relie, l'autre
surprend

Mais à la question : qu'est-ce-que le théâtre ? Quei est cat espôce
vide à remplir ? Tous répondent chacun à,sa manière, qu'il est un
champ de forces de son et de sens, un champ d'expérience phy-
sique où résoudre les conflits humains, un "axparimentum mundi"
éphémère. Tous répondent qu'il est un espôce vide où un instrument
de vie articule at tisse un lieu entre corps et langage : la voix. A ce
moment là geste et parole ne séparent plus le corps et l'homme mais
résonnent ensemble er une pratique théôtrale qui met en scène la
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I6 "personô"; prôtique qui accueille en mème temps plusieurs expres-
sions humaines : chônts, dônses, musiques, décors... Aujourd'hui le tra-
vail de la création minoritaire peut ëlre de faue changeç à l'interne d'un
système culturel global uniformisan! les règles,les rapports de force,
pour que soit admise la possibilité de chacun de s'exprimer en uîe
sociélé pl u ri cu ltu rel Ie.

Mais c'est là la difficulté de la plupart des mouvements cultu-
rels minoritaires d'avoir eu en un premier temps à se situer de manière
négative. une autonomie culturelle, sociale ou ethnique se manifeste
souvent en disant "NON". Non, dit le nou,ie ne suis pas un américain !

Non, dit le corse, je ne suis pôs un italien, pôs un français non plus I

Position fondatrice et piège en më,me
temps si l'on reste dans le domaine

cours. Affirmation négative qui ne peut se
dire alors que dans le langage de l'autre, mais

une cohérence sociale. Discours à fleur
d'une unité sociale toujours à faire.".

, arrëter sur une présentation cultu-
relle de ce ÿpe c'est aussi entrer
dans le jeu d'une société qui a éta-
bli le culturel partout comme spec-

tacle et qui fait des éléments culturels
des objets folkloriques à l'intérieur d'un

système de commercialisation économique et
politique.

Commercialisation où beaucoup connaissent
une cerlaine promotion qui permet bien sûr la prise de conscience
mais qui pèse comme une menace sur ceux qui en sont les sujets car
dans l'assimilation des nouvelles générations à la culture véhicurée par
ces structures économiques s'effacent les supports traditionnels ce
qui rend difficile ou angoissante, l'identification.

C'est alors que se produisent parfois des mouvements (e
relour vers les traditions passées, essence de l'Etre, fondement iden-
titaire. Mais c'est se tourner vers quelque chose qui est quand mëme
devenu un peu étranger. Car on se tourne ve rs quelque chose qui est
toujours soi, mais déjà altéré, autre. C'est alors qu'il faut faire attention
à des expériences du ÿpe "Théâtrefrace", qu'il faut faire attention au
fait qu'entre une manifestation archaiique el la vie de la société il s'est
fait un vide qu'il n'est pas toujours intéressant de franchir. La tradition
est un acte dynamique qui transmet el ce qu'elle transme! et de qui
à qui, sont das questions de plus grand intérêt sans doute que, com-
menl elle transme! les manifestations ne sont que môsques culturels
en perpétuelle recherche de personnages.



Pour l'anthropologue qui cherche à approcher les fonctionnements
d'une société à travers ses manifestations culturelles se pose une der-
nière question, comment définir une ethnie ? Est-ce un objet de
savoiç un groupe défini par un acte ? Par exemple, il n'y a pas de
négritude si elle n'est qu'une collecte d'objets ou de thèmes cultu-
rels, un o6jel crée par les besoins de l'analyse ethnologique. ll y a

une négritude à partir du moment où il y a un sujet nouveau dans
l'histoire, c'est à dire quand las hommes choisis-

sent un dêfi, celui d'exister culturellement. eu'il en
aille ainsi pour la constitution de la corsitude, l'unité

sociale peut alors naître dans ce défi.

ais demeure encore Ie problème de la référence néces-
saire à l'identification et favorable à la constitution d'un
groupe actif. Le travail du théâtre peut aider à trouver
ces moyens de communication entre passé et pré-
senl, ce qui à notre avis, est une expression en
consonônc€ avecle mouvement mèmr- de la vie. La

dramatisation de certains moments critiques, la per-
mônence de manifestions rituelles archaiques
voilées par le discours religieux, l'épanchement
vital par le chan! sont des élémenls à prendre en
compte quand I'on veut comprendre que ce
que transmet Ia tradition est de I'ordre de

I'expérience où ce qui est vécu passe aussi par
les voias de la théôtralité. La thématique peu à pau

n'appella plus une origine ou une norme sociale, la culture
populaire, pour travailler sur un présent à maîtriser et un avenir à rëver.
Lelhéâtre en tant que pratiquenes'enferm€ pôs en un lieu précis, un
monument appelé "fhéâTre", ne s'adresse plus à un public d'initiés,
mars prend les gens dans la ruet sur les places, expression crrculante
qui s'empara des espaces de la vie collective. Expression qui ne noie
pas l'individual dans le collectif , mais qui permet de montrer com-
ment à partir du collectif peut naître l'individuel.
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u Populu

de paroles sous

adversaires d'une
Ë'rl,i t mîcltldîri ùn sannl

ndfiariati

a màre m'a donné le miel de ses

étrangère.

De mon père je n'ai ré,collé que des

tension. Les parlers del'Algérie étaient

France conquérante et conquise par un captif mais

JAmATS soumls

àfriurgu naffit à i pettl insangulnati à à t c0rt ln Pientu

: flfiiarw nantu à a dduta d'un fiunet ttt üi t'eroi

Gfriwgu nan$ à a ftertà chi canÛa n acaru u

lntazzu

ôfrlutgu'nentu a Parolta data à a Pawa ûl non
Afiltffgfltantu à u ris§etta slnceru di quidda

chi a Parlatu

àfilurgu nantu à a parolla frrattd tli $

üola bsn aducatu

ûltluryu nantu à l'angoscia eterna di

nogtre fidtnne

Ghiargu chi no scangnurarcnu a

n*tarianza

Et moi j'étais dans l'impossibilité physique d\ prononcer des sons

mal aimés. Je parvenais néanmoins à voler de\éclats de discussions

Mais c'est surtout les rythmes musicaux qui se to\t nichét dant l'intimité

de ma mémoire.

Su, mes derx lungages en ruines, s'est greîîé celui de\p France, inculqué, bien

souvent avec hostilité, par l'école de la République. \
Perdue entre la vie et la mort je décrétais de mon lncap\,citâ à assembler les mots

de ceux qui ne m'acceptaient Pas. \
Je refusais d'écrire la langue de Malherbe. \
Enlermée duns une ,one confuse de la linguistiq ue je me t'réfugiais dans les sonorités

tendres de celle qui me berçait et m'aimait en corse.

Je pouvais ainsi vivre mon statut de paria en chantant lu, bur.u,lus des femmes de ma tribu

et fredonner les airs d'amour souvent tragiques deieunes [illes audàcieuses.

ll aura fallu la mort annoncée de ma màre en lévrier 197 4, sou\enue pâr une ambiance

de.. retour au pôys » poul vivre la précipitation d'une ur\rée ôux §ourc€s de

l'en[antement. Je débarquais sur le territoire matriciel.

Pendant quele corps de l'âtre qui a mis au monde unefemme à " l'ori§ine en partage " se/

détachait lérocemenl du rée1,1'a[[ichais mon corps impur sur les places de\llage' 
1

J'occupais des espaces anciens et présents où le contemporain croisait le pa§é' /
Oui cet étélà, je m'en souviens, ma Corse réinstallait à partir de ses traditlpns le drof de

donner la vie en créant un -Nouveau Théâtre Corse-. Avec d'autres acteurs\entraisr/ mise

en scàne par Dumenicu Tognotti dans o A Rimigna » criant mon attachement àu'tidail de

mémoire dévolu au peuple corse, sans réclamer de revanche. \r/
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où la lancinante agonie traquait cette langu e du lien, je

avec mes complices la création d'une composition écrite
insulaire. Ces traces marquaient une [açon d'âtre au

monde.

Dénuement d'un singulier trop longtemps honteux.

Je visitais l'une des partitions de ma mémoire affective. J'assistais à la [uite

/ Lire des textes dans Ia musique de mes berceuses c'était voydger dans la

géographie en lriches d'un corps fragmenté.

Cette Iangue ainsi louée, saisie à travers les manuscrits lâtait son indépendance et
invitait les siens à lranchir les confins : sachant mêler les accents du poàte algérien
Bachir Hadi Ali à ceux de I'espagnol José Angel Valente.

Sans craindre l'âpreté des minutes du procàs du Niolu rédigé en français et
restitué par François Flori,ces différents mouvements de l'origine linguistiqu e étaient
là, une véritable victoire de l'intelligence du coeur. C'était nous offrir une place
vraie, celle de la poésie de tous les possibles.

Pour la première fois je sculptais les mots d'une langue d'amour qui devenait aussi

Iangue de colàre lorsque ma màre ne craignait plus de se taire, ou bien la langue
du secret lorsqu'elle s'enfermait ôvec md tante dans la nostalgie deleur histoire.
Et pendant que la symphonie de ma màre s'initiait au chuchotement, moi je luttais
contre la mort de l'Amour qui a choyé les frontiàres de ma chair..
Jouer dans .. A Rimigna.» ce n'était pas seulement

l'usage de mots écrits, c'était aussi et surtout retrouver

corps affrontant Ia construction de limites.

prendre connaissance de

les gestes et la voix d'un

J'ai le souvenir passionné de cette piàce où les plaintes du violon s'épanchaieirt
dans les mouvements dansés de " A Moresca ,.
Je côtoyais la magie de l'invisible éclaiée par Ia Iumiàre d'un flambeau.

Magie de l'invisible qui libéraitl'énergie des signes.

J'avais inscrit mon corps réconcilié avec le monde dans une Corse capable de
donner naissance à des forces : une Corse actrice.
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Dumenicantone Geronimi

essu ch'ellu si hà à
parlà di literatura ltn vene mai semplice u dettu. Sarà

chi a literatura ùn hè mai una cosa semplice, parlu
di a literatura chï porta calcosa. Micca ch'elle ùn

portinu nulla e cose semplice, purtaranu macaru pitt
cà quill'altre, ma di recula quelle chi sô semplice

dopu fatte sà state cumplesse à u fà. A literatura ci
vole à cuntà la di quesse ed hè un dettu à pena

simplicione questu qui, ma andate ghjà à chisià lu ?

E' po vene dinolu micca semplice, è forse
forse ancu à pena di di più intrisicatu, u dettu à

nantu à e literature fatte in le lingue chiamate
"minô". Ci sô in Francia è ci sô indi l'altri paesi di

I'Auropa (dicemu cusi par ùn alluntanà ci da u
nostru rughione) è duv'elle sà facenu nasce

cuntrasti..
Da ch'elli volenu ragiunà di a so lingua u

piit di i corsi ùn facenu più un discorsu assinnatu :
à chi îtn sà mancu infilarà duie infrasate è vi conta

chi u corsu hè a so lingua materna, à chi vi conta
ch'ellu hè u corsu una lingua particulare è chi s'ella

ùn s'ampara cù e mamme ùn ci hè più barba di pude
ne amparà, à chi vi vole affaccià, quant'è à tirà vi un

puEnu di vespe. chi u corsu un asiste o chî s'ellu
asiste hè duant'è sciondara paracunatu ad altre

lingue, èc. èc. èc è ancu di più
Avà po s'ella vene di vulè di di a literatura

corsa, fidiate in lu.pede chi vo vi.mittite. E' puru à

" pruvà ci vole.

Llna maneraiô ess. di pone quistione è
pruvà di k ch'ella venga à gallu una riflissione più

custruita suvente e riposte.
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r Ch) emu da chjamà literatura corsa, è 'Tf+

saranu opare literarie corse quelle chi funu d*
o chi sô scritte ind'una antra lingua .rc:

Cus) à prima intrata, quella ch) vene faciule a

risposta è di di di nô. Tandu chl femu di S Viale è di

tutti quelli ch) scrissenu in talianu. E'chi f,emu di T.

Pasqualini, L. Vero, E. Arene... è di V. De Peretti,

M. Susini, è po di A. Rinaldi è l. N. Pancrazi ch)

adupredenu o adopranu u f,rancese 7 E'di Chiari ch)

scrisse in inglese ! (hè megliu à spacificà la subite:
caccemu da u campu di a literatura corsa I'opare di

ghiente cum'è P. Valery o F. Carco). Una manera di

scappià si saria di di : di tutti questi scigliemu solu
quelli ch) scrissenu di a Corsica, M. Susini par un

dettu, o ch) pigliedenu in Corsica u tema di u so

scrittu. Bona, allora tocca à mette ancu quelli ch) ùn

eranu micca corsi ma ch) scrissenu di a Corsica :

Mériméé, Balzac, Daudet, Maupassant (cus) ùn

mintulemu cà quelli più cunnisciuti) 7

Sô state fatte pruposte par d) di chiamà
"literatura corsa in lingua corsa" ciô chi fù scrittu in
corsu è di chiamà "literatura corsa in lingua
francese" quella scritta in f,rancese ! Ma ùn si

currisponde micca cù u veru ista manera. Una cht' si

no chiamemu "La fiera" o "La Corse, la renflermée", o
"La loge du gouverneur" literatura corsa tandu sô

literatura corsa ancu "Colomba" o "Les frères
corses". E' sicundaria, ci hà da esse à pressu ancu

una "literatura corsa in lingua taliana", è po una in
lingua inglese, è po una antra in lingua latina, è po
in Iingua chinese o vietnamiana, è tira avanti è tocca,

vene à di un isguernu.

Pô vene male, è po vene male da veru cù

certi scrivani, ma ùn si ne pô esce fora di chiamà

literatura corsa ciô chi fù o ch) hè scrittu in lingua

corsa. E'tantu basta.

o Cumu saria ch'ellu venga male à chfamà

literatura corsa solu I'opare scritte in corsu

Avaria da esse una cosa naturale, invece frastorna à

certi.
Mutivi ci ne hè parechii.

Certi scrivani, corsi o di sangue o d'allevu o
di tramindui, a Iingua ùn la cunnoscenu micca à

baslanza da pudè ci scrive ; prima pigliavanu u

talianu, dopu piglionu u francese.

Puru ch'elli parlinu binissimu è ch'elli
scrivinu à manera à certi altri Ii si pare ch'ellu ùn

possa ghiuvà u corsu da fà literatura. O tortu o
ragione, a pensanu cus) è scrivenu cù una antra
lingua.

Uni belli pochi abbenu paura di truvà si

senza littori, o pochi troppu, s'elli avissinu scrittu o
s'elli scrivissinu in corsu.

Ci sô ancu di quelli ch) s'elli pinsassinu di

pudè scrivianu ind'una antra ling,ua, invece chi
scrivenu in corsu ma in lu fondu fondu a literatura....

Cù tutti issi mutivi certe volte li vene male à
ùn chiamà corsa una criazione cù una antra lingua,

basta ch'ellu ci entri ùn fussi cà un intingulu di
Corsica o di cursitudine.

E' po ci hè a quistione di I'adopru di a

lingua.

,

"'iTêi

,ds"
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. Vene à d chi a lingua corsa ùn si pô

Mancu à pena, ma quella di l'adopru porta à

asaminà dui campi : a quantitai è a qualitai.

A quantitai : più và è più appuculisce
micca solu a ghjente ch'ella sappia parlà ma ancu
quella ch'ella u capisca u corsu. Duva voglia chï

vo tengate, sia in lu vicinatu di i palazzi, sia in
carrughiu, sia in li magazeni, sia in lu travagliu
(qualessu voglia sia), sia in li scagni, sia à e

scole, sia puru in li paesi guasi tutti, quellu ch) li
piace à parlà u corsu o a sente lu parlà, si trova
cum'è u sumere alfunatu chï ogni ghiornu li si

accorta a funa. A pocu à pocu (oramai ad assai)

a lingua corsa torna una Iingua amparata è

aduprata à paru à e lingue svanite (un seculu fà u

grecu è u latinu si studiavanu è si adupravanu in
Ie scole, ma ate ne lettu opare di literatura scritte
tandu è ch'elle sianu cunnisciute oghie 7)

A qualitai : ci saria da di è altru cà da d)

ancu à nantu à u puntu di a lingua chi si sente

oghie (scuncerti di lessicu è di sintassa I) ma

dicendu qualitai sogna à pinsà trè quistione :

- pudarà ghiuvà da a literatura una lingua chi ùn

si adopra più da di a vita passu passu 7

- pudarà ghiuvà da a literatura una lingua ch) ùn

ghiova più da d) ciô ch'ellu matriculegh ja u

ciarbellu di I'omu quand'ellu ùn si tratta più di
suddesfe a parsona, s'ella ùn và micca o s'ella ùn

và più verdi u dl di l'astrattu 7

- pudarà ghiuvà da a literatura una Iirigua chi ùn si

adopra mai in la vita ufficiale (ministrazione,
ghjustizia, pulitica, èc) 7

. QUesse ùn sô qUistione vere, causa

ch'elle sianu belle è cunnisciute € ,,,

risposte : innô, è tandu ch) ferma

Ferma ch'ella ùn vale a quistione di a literatura
corsa (in lingua corsa emu dettu !) s'ella ùn ci hè

risposta à quella di a lingua è ùn vale a quistione

di a lingua s'ella ùn ci hè risposta à quella di
s'elli volenu i corsi ch'ella fermi (quella chi fù a

so lingua) o s'elli accettanu ch'ella sia una antra
da ghiuvà li da lingua soia. 

ii
oCh)cihèdafà 

N

O nulla o tuttu. Di sicuru ch), cumu voglia ella
lussi ancu prima ma più dopu ghiuntu duv'ellu si

hè ghjuntu, a scola accorre (in le chjuche, in le
maiô è indi I'alte) è forse hà da accorre ancu
l'obligu (puru ch'ellu ci sia da turnà à discutà) ma

puru ch'ella accorri bastà ùn hà da bastà chi li
abbisogna a vulintai di i corsi. S'ella ùn ci hè issa

vulintai ùn ci hè nulla da fà (îorza, tempu è

soldi, persi in tuttu I). Ma si pô scummette
ch'ella ci aghja da esse, è tandu ci hè tuttu da D
ch) ci sarà spiranza, è tandu (quand'elle
parlaranu corsu trà di elle e criature chi si
ghiocanu è chi i masci faranu l'amore à e femine
è ancu di piu, g femine à imasci in corsu) a

lingua, micca cLim'è "Maria a lattaghia", purtarà
(o turnarà à purtà) i tacchi alti di a literatura.

Dumenicantone Geronimi
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/^l ue la prose que I'on s'avise d'écrire se sache, par dessus tout,

t{e véhicule d'une transmission. Qgi ouvre la bouche, qui saisit

la plume, c'est touiours l'oreille, les yeux de quelque autre qu'il

sollicite;bref, avec la littérature, il s'agit moins de brandir un

"dépôt" qu'on postule, que de produire ce qui était inexistant,

d'adopter un médium que d'inciter l'événement. Or, à lire la pro-

duction Iittéraire actuelle en langue corse, on note, même chez les

plus habiles de nos auteurs, une tendance à servir la langue plutôt

qu'à s'en servir.

Ainsi, comme chaque fois, I'on s'en doute, qu'un geste

d'écriture subordonne son exercice à une plénitude sémantique

confite dans de prétentieuses vraisemblances et authenticités, ce

qui tend à s'accomplir c'est cette explosive rencontre, cette

infaillible discorde d'une langue et d'un acte créatif. Dépouiller Ie

corse de ce qui I'a romPu aux artifices et à toute manière de fiori-

tures syntaxiques et proverbiales : improbable strip-tease qui

condamne l'effeuillage lexical à touiours survenir sur le mode du

problème épineux. Pourtant, si par une habile gestuelle, une

manipulation subtile, I'acte d'écrire se prenait à faire surgir une

langue multiple et différente, en maints thèmes inattendus, tout se

pasierait comme si le corse, iusqu'alors interdit à l'orée de toute

iittérature, d'un vouloir-dire cheminerait sans doute à un vouloir-

lire. Mots nus, vrais, imparables- nés en -deça des mots, en-deça

de cette incessante et pâteuse rumeur verbale qui peuple la

conscience linguistique- qui nous décapent, nous démantèlent,

mais pour finir nous éperonnent et gonflent la langue de vie' 
.

Car la langue maternelle est ce sur quoi on se détache, on

se découpe, et pourtant en même temPs, la langue et I'homme

coTncident. Elle est ce qui de soi est Ie plus anonyme et le plus

intime. Le plus intime car elle nous nomme, le plus anonyme, car

ce qui entre alors en fonctionnement, c'est Ia grande rumeur du

texte, du surgissement du sens, commun à tous, dans son principe

identique chez tous. La langue maternelle, elle est à tous, elle n'est

à personne. Elle est familière, Presque consahguine puisqu'elle est

notre auteur, jamais on ne Pourra l'inventer. C'est elle qui nous a

écrit.
Comment alors prendre la parole ? Peul-être en décou-

vrant un peu son "ie" dans un fracas chuchoté, réduit à sa plus



plus etre parfait aar1

simple expression, colorant ainsi la langue natale d'une natveté sin-
gulière, au-delà de I'expression d'un "inventaire" où la langue est
réduite au rayonnement de son âge d'or, même magnifique d'échos,
d'images et réverbérations. Qui prend la parole à I'ouverture du
roman se croît maître du ie : il invente des histoires, crée des per-
sonnaEes, les affuble d'un nom. Ce travail romanesque, à quoi cha-
cun de nous, chaque jour, nous nous exerçons dans nos rêves
éveillés, ou dans nos relations avec autrui, est livré lourd d'incerti-
tudes soigneusement effacées au profit d'une oeuvre lissée, vernie
comme un tableau ancien. Fantomologie aux paEes évanescentes
tou jours blanches qui ne cessent d'agiter des lambeaux de
brouillard, des rappels de paysages abandonnés, poids des mots
sans cesse rapatriés qui pèsent dans nos mémoires comme les
pierres dans les poches. Phrases, métaphores : échafaudages, ponts
ou insoutenables brindilles lancés depuis Ie présent pour reioindre
le passé, renonçant ainsi à I'indicible futur.

Trop longtemps on a cru que la Iittérature avait pour fina-
lité inconsciente d'exprimer une culture précise, unique et en train
de rivaliser avec toutes les autres. Hormis quelques exceptions
transculturelles à cette règle, chaque grande tradition romanesque,
semblait devoir s'ajouter à I'autre mais paraissait condamnée en

même temps à prospérer dans son domaine d'excellence. Au
XIXème siècle quand le roman n'était qu'un genre anglais, français
et russe, et dans cet ordre, Ie partage du travail se faisait ainsi : aux

Anglais la matière, l'action et la lorce de I'intrigue ; aux Français la
trouvaille du mot iuste et de I'expertise formelle ; aux Russes l'ap-
prentissage des complexités de la sensibilité. Toute création narrati-
ve en langue corse hérite elle aussi de ces références et sans doute
la tradition romanesque lrançaise nous conforte t-elle dans notre
quête archéologique culturelle et langagière.

II faut donc rompre Ies attaches, celles alfectirÈs et remé-
morantes comme celles prestigieuses et sclérosantes. Aux esprits
frileux de demeurer à quai, dy construire des arsenaux de mots, des

basiliques de la Madeleine, et des temples de certitudes car dans

I'absence de havre où la pensée puisse s'encrer, loin des cales
noires du passé, sur de frêles coquilles de papier, seuls les esprits
libres peuvent encore rappeler qu'il n'est nul horizon que l'on ne
peut changer

Dominique VERDONI
Porti Vechiu, 19.01.98
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parfois contradictoires : le premier fut assurément

I'idée bien ancrée dans les esprits insulaires que le

Corse ne pouvait servir qu'à I'usage courant et oral.

Longtemps caractérisé par les Génois comme une

"langue de chèvres" (lingua di cavre), il n'obtint que

très tardivement la consécration de la plume'

Le second obstacle, au moins aussi dévasta-

teur, fut la pression exercée au cours du XIXè*" siècle

par la culture française ouvertement centralisatrice' La

révolution française n'avait-elle pas décider "d'anéantir

les patois et d'universaliser la langue française" pour

reprendre I'expression de l'abbé Grégoire. Les élites

corses opposèrent peu de résistance à la francisation

comme elles n'avaient pas hésité à adopter (plus natu-

rel il est vrai) le toscan comme langue écrite et langue

iuridique. Il est vrai que la question linguistique ne

revêtit pas alors l'aspect douloureusement culturel

qu'elle prit par Ia suite. La France n'était alors qu'une

mosa't'que de langues (ou de patois comme on voudra

bien les définir) et le Corse subissait les foudres iaco-

bines au même titre que le béarnais, le morvandiau, le

breton ou le gallo.

La bourgeoisie corse italianisante aflfronta

pourtant la francisation avec une douleur culturelle évi-

dente. Peu à peu, les fins lettrés d'expression toscane

"se replièrent" sur le dialecte vernaculaire pour

reprendre I'expression employée par Pascal Marchetti'

Jusqu'alors la langue corse n'avait servi qu'à

exprimer des sentiments poétiques dans des courts

textes souvent écrits par des prêtres ou alors à chanter

la tristesse de la mort ou la nécessité de la ven5eance.

On notera d'ailleurs que même dans ces cas-là, la

langue employée est un curieux mélange d'expressions

ÿpicLuement rurales et de toscanisation où les réfé-

rences au quotidien côtoient celles aux classiques de

Toscane.

, Le premier à faire éditer une æuvre en Prose et

en langue corse est Pietro Lucciana plus connu sous Ie

pseudoryme de Petru Vattelapesca. Le corse utilisé est

celui de la ré$ion bastiaise et la classe sociale dont I'au-

teur se moeue avec beaucoup d'humour est la bouryoi

sie locale dont il est is§u. ll publie en tout une quaran-

taine de pièce_,§ dont certaines furent montées et iouées

à I'opéra de Bastia.

Santu Casanova, le fondateur de A Tramuntana

premier iournal corsiste, imprimé avant la première

guerre mondiale, n'hésite pas à aborder des thèmes de

la politique locale, nationale et internationale. La langue

o
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utilisée est extrêmement riche et fourmille de ces locu-

tions qui marquent la vitalité d'un idiome. lci encore, le

Corse utilisé est celui du Nord, témoignant ainsi des

préoccupations d'une élite bastiaise iamais remise de la

rupture de 1769. Le chef d'æuvre de Sebastiano Dalzelo
a pour titre"Pesciu Anguilla" et pour sous-titre "ruman-

zu bastiese". Déià se glisse dans le corse utilisé des

expressions françaises qui témoignent de la pression

culturelle de la langue continentale.

En mars 19l,4, deux instituteurs, f ean-Toussaint

Versini et Xavier Paoli, publient la revue A Cispra. Les

deux hommes sont poètes et se proclament autono-
mistes, ce qui à l'époque est original mais plus répandu
qu'on ne le croit. La langue corse sert ici des poèmes

iugés par Pascal Marchetti "conrme un haut degré de

pureté ÿrique". La beauté de sa langue, elle aussi nor-

diste, provoque les mêmes émotions que certains pas-

sag,es de Salvatore Viale. Un seul numéro d'A Cispra
sera édité puisque quatre mois plus tard éclate Ia

Grande Guerre, cause d'une hémorragie humaine mais

aussi d'un exode des insulaires les plus jeunes vers le

continent. Deux mouvements littéraires s'affrontent ou

plutôt se côtoient sans qu'il soit réellement possible de

percevoir des différences littéraires. Celui du muvrisme

et celui du cyrnéisme. Le premier, régionaliste puis auto-

nomiste penche vers I'ltalie, l'autre parfois régionaliste

rêve d'une reconnaissance de Ia langue corse par une

France généreuse sans toutefois parvenir à formaliser

cette demande autrement qu'en termes nostalgiques.

Voici alors venu le temps d'une poésie parfois scintillan-
te mais souvent médiocre, fortement imprégnée du ÿris-
me italien où l'influence de D'Annunzio ou de Carducci

est évidente. Le sÿle et le ton ayant sinEulièrement
vieillis, il nous est aujourd'hui difficile d'apprécier ces

exercices de sgrle à leur valeur d'alors. Il est cependant

évident que la relation à la Corsey est plus linguistique
que culturelle tant l'italianismey est omniprésent.

n effort considérable est consenti

,i dès 1923 par les auteurs qui mili-

,,,,1 ,,,, tent autour du Parti Corse d'Action
".: , ,ti et de la revue Â Muvra. Pascal

1,,' ' ',, '', ,"'r lylarchetti souligne dans' 
Corsophonie, un idiome à ta mer,I'im-

portance acquise par Marco Angeli, militant de ce

parti, puis animateur de 1932 à 1942 de la revue ita-
lienne irrédentiste Corsica antica è moderna.
"Quoiqu'il en soit, son expérience poétique n'alla pas

sans une doctrine de la langue, où I'on peut discerner

deux intentions complémentaires. D'abord, écrire ordi-
nairement un corse maioritaire, correspondant à la koinè

centro-septentrionale avec, çà et Ià, quelques introduc-
tions méridionales, morphologiques et lexicales qui n'ex,

cluent pas I'emploi concomitant de formes septentrio-
nales correspondantes : en somme, la souplesse et la
tolérance indispensables à I'éclosion d'un corse littéraire
commun." On ne saurait aborder cette période sans en

relever les aspects paradoxaux.

Le mouvement corsiste témoigne d'un état d'es-

prit relativement indépendant iusque dans les années

1930, date à laquelle il verse dans un néo-flascisme mili-
tant et détestable. Dès lors, par une sorte de dialectique

infernale, toute tentative de normalisation ou plutôt
d'unification du corse deviendra suspecte d'irrédentisme

voire suspecte tout court.

De fait, h partie la plus importante du talent
littéraire en langue corse se trouve alors du côté de ceux
qui ont opté pour le Duce.

Cette profonde ambigu)té.politique de l'écrit
corse démontre combien les phénomènes de mutation
culturelle sont longs à être réllement digérés dans les

peuples. Le Corse nordiste et citadin, plus proche de

I'ltalien moderne que celui rural et sudiste, sert à

démontrer en pointillé la proximité culturelle des deux

peuples. Si I'on devait, à l'époque, comparer les

efforts consentis par l'ltalie fasciste en faveur de l'écrit
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années 20. le corse écrit ne retrouva une telle capacité
d'expression. Même la très belle expérience du
Muntese ne permit pas une expression ample et écrite
du corse. La langue utilisée ne donne d'ailleurs pas le
sentiment d'avoir beaucoup évolué. C'est que dans
l'île, le temps s'est arrêté comme il s'est arrêté chez
ces instituteurs ou ces anciens sous,off,iciers qui for_
ment Ia charpente du Muntese.

Or le lulgurant démarrage économique des
années 60 accéléra Ies processus de décomposition
des systèmes marginaux. En Corse, cette crise s'ac-
compaEna d'un renouveau politique et culturel essen-
tiellement représenté politiquement par la mouvance
nationaliste. Des auteurs tels que Rinatu Coti,
Chjacumu Fusina et Ghaicumu Thiers incarnèrent ce
timide printemps de I'écrit corse si l'on accepte de
dissocier Ia lorme poétique de la forme romancée ou
du récit. C'est à la fois beaucoup et bien peu pour une
démarche beaucoup plus innovante dans une culture
orale qu'on ne peut le penser de prime abord. La
langue employée par Rinatu Coti est celle de pila
Canale. Lauteur ne fait aucune concession linguistique
et la compréhension de ses écrits ,'.n ,.rr.ni pour le
lecteur moyen qui n'a pas accès aux secrets de son
très riche vocabulaire ou qui n'est pas au fait des tour-
nures sudistes. Thiers et facques Fusina, eux usent du
corse nordiste qui peu à peu tend à s'imposer dans l'é_
troit territoire de l'écrit insulaire. Tandis que Coti lait
souvent réf,érence à une Corse rurale en voie de dispa-
rition, Fusina et plus encore Thiers utilise la langue
corse comme vecteur naturel d'une modernité insulai_
re. Lécrit corse est auiourd'hui trop fragile pour que
l'on puisse alfirmer sa vitalité. Létroitesse du marché
économique mais aussi de stupides querelles indivi-
duelles mettent en danger ce qu'il faut accepter de
classifier dans les espèces en voie de disparition.
Grâces soient rehdues aux quelques éditeurs qui ont
osé ce genre. }}iîi

Jacques FUSINA

et
PO

PEUPLES

ESI E

La poésie corse

Chronologie rapide

es modes particuliers d'échanges oraux
constituent le fond majeur de l'expression
poétique corse. Cette æuvre se caractérise

par une certaine atemporalité qui est présente
depuis I'drigine et, en même temps que les
formes littéraires italiennes, progresse rapide-
ment jusqu'à la fin du XIX.." siècle, et dans une
certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. Avant l,ar-
rivée du système linguistiQue français, une telle
æuvre tisse avec le toscan des relations com-
plexes d'où l'on âoit exclure des fonctionne-
ments de ÿpe bilingue, malgré la ressemblance
entre la langue de "référence" et celle que les
gens parlent, et enfin plus tard comme un de
ses dialectes.
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De cetle poésie (bien entendu présente,

que se soit dans les formes versifiées ou dans les

récits, comptines...etc.) il ne reste que fragments

qui témoignent cependant aussi bien du

caractère populaire que culiivé, ainsi que des

réellesqualités d'inspiration que la seule influen-

ce péninsulaire ne suffit pas à expliquer' Le cas

de Guglielmo Guglielmi (1644-1728) mériterait

que l"on s'arrête, tant son æuvre de précurseur

à l'aube du siècle des Lumières, semble intéres-

sante. Si l'on fait exception de Salvatore Viale

(7787.J861) dont la réputation se fonde surtout

sur I'italien, malgré l'insertion du court poème

en corse "couleur locale" dans son célèbre

Dionomachia (1817), Ie XIXè'" siècle est surtout

caractérisé par le regard exlérieut sur une île qui

intrigue par la permanence de certaines formes

archaiques comme le Vocero, lamentation
funèbre réc\tée au plus fort de la douleur des

parents ou composée plus professionnellement

par les pleureuses de talent.

Ce seront bien sûr ces compositions qui

seront recueillis par Viale, Canti contadineschi in

dialetto corso (1835) devenu Canti popolari

sous l'influence de l'écr\vain italien N'
Tommaseo (Canti popolari corsi regroupés avec

d'autres, toscans, grecs, illyriens en 1841)'

Trois poètes de cette époque méritent

d'être mentionnés même si leurs oeuvres furent

parfois publiées tardivement, du moins pour

tertains d'entre eux : c'est le cas de Leonardo

Massiani (1816-1888) et de son Viaghiu in

Ascu,ll3 tercets humanistes sur un voyage pit-

toresque, celui de l'évê.q',s,e P M' Della Foata

(1817-1899), dont les Poesie Giocose ne furent

pas rassemblées avant 1973 alors que quelques-

unes de ses æuvres poétiques étaient déjà

considérées comme appartenant anonymement

au patrimoine traditionnel de l'île, et enfin, le

proln.rnr. P Lucciana "Vattelapesca" (7832-

1gO2) qui fit publié lui même ses Versi ltaliani e

Corsi (1887) et qui se distingue par une remar-

quable activité d'animateur culturel de son

époque, depuis sa belle ville de Bastia'

Celui que l'on remarquera sera Santu

Casanova (1850-1936), créaletr du premier
journal en langue corse A Tramuntana (1896),

la célèbre tribune littéraire et saiirique qui joue

un rôle de premier ordre dans l'élaboration de

la langue et de son utilisation dans le journalis-

me. Dloù la réputation de celui que l'on appelait

familièrement "Zlu Santu", dont 1'essentiel de

l'æuvre poétique est rassemblé dans un recueil

intitulé Fiori di Cirnu publié en 1930'

Ilentre deux guerres est une autre pério-

de propice à la poésie corse favorisée par la

naissance de mouvements culturels et/ou poli-

tiques, le "cirneismo", dont les accents sont

similaires au Felibrige provença|, et le "corsis-

me" 4utonomiste, évoqués dans les deux revues

rivales L'Annu Corsu de Paul Arrighi el A Muvra

de Petru Rocca. Celle époque connaît l'épa-

nouissement de poètes talentueux : A'D' Versini

"Maistralè" (tel était §on surnom) (7872-1950),

Domenicu Carlotti'Appinzapall" (7877 -1948),

qui furent aussi d'excellents narrateurs ;

ôhlannettu Notini "U Sampetracciu" (1890-

1983), Carulu Giovoni (7879-1963)' Antone
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Bonifacio (1866-1933), S. J. Vinciguerra
"Ghjuvan di la grotta" (7903-1972), qui produi-
sirent une importante æuvre théâtrale ; on
pourrait citer encore beaucoup de noms de la
génération de A Tramuntana comme par
exemple Anton Marcu Peretti "pincu,, (1861-
7940) ou d'autres plus contemporains comme
Anton Francescu Filippini (1908-1985) qui,
récemment disparu, est sans aucun doute
considéré comme un des meilleurs, tant son
æuvre, riche d'une douzaine d'opuscules, appa_
raît dense et profonde. Malgré quelques cas
isolés et les efforts de la revue U Muntese les
années 1950-1970 sont considérées par les cri-
tiques comme une sorte de "traversée du
désert", tant les souvenirs et les traumas de la
période irrédentiste pèsent sur les consciences et
sur toute l'expression écrite. Il faudra attendre
une sorte de seconde renaissance, dite ,,généra-

tion de 7970", principalement regroupée dans
un premier temps autour de la revue Rigiru,
pour retrouver une expression poétique riche et
accomplie, pleine de promesses, forte de sa
volonté de revendication et dotée de talents
divers.

Une pratique polymorphe et vive

Si la poésie traditionnelle corse basée
sur des mécanismes répétitifs de la transmission
orale survit encore, en particulier à travers la
pratique de compétitions poétiques appelées
" chjama è rispondl' et, dans une certaine mesu-
re, à travers la pratique polyphonique des
chants anciens a paghjella, qui heureusement
continuent d'intéresser les jeunes, la poésie

d'aujourd'hui est surtout écrite et destinée à la
publication en recueil.

Quelques anthologies donnant une idée
de la production générale dans ce domaine exis-
tent. C'est le cas d'un ouvrage de Ghjuvan
Ghjaseppiu Franchi consacré à la poésie et
récemment publié par les soins du Centre
Régional de Documentation pédagogique
(CRDP), manuel scolaire facilitant l'étude de la
littérature corse dans l'enseignement secondaire.
Mais la poésie est aussi présente à différents
niveaux dans les magazines régionaux ; ainsi
certaines revues lui consacrent de temps en
temps une page. Malgré leur durée de vie par
trop éphémère, les revues culturelles, quant à
elles, tentent de lui réserver la meilleure part. Il
arrive parfois - chose encore plus surprenante -
que la presse quotidienne publie occasionnelle-
ment des poésies de lecteurs souhaitant s,expri-
mer en vers sur des sujets d'actualité. A titre
d'anecdote, les nécrologies ont récemment
adopté, dans certains cas, l'usage de la poésie,
souvent en langue corse, en mémoire d,un dis-
paru particulièrement regretté et que l,on hono-
re de la sorte après sa disparition.

i
Ceci signifie que la poésie, telle qu,on la

définit ici, préfère les voies canoniques ou les
formes plus originales comme le vers libre, parle
un langage connurde la mémqire collective insu-
laire, indissociable de celui des muses. Il est vrai
que l'on versifie facilqment en Corse à tel point
que "mettre en vers" ov "créer de la poésie,, est
à peu près identique. Le verbe puetà qui n,a pas
d'équivalent en français à proprement parler,
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regroupe les deux acceptions indiquées plus

haut et s'applique soit à quelques improvisa-
tions orales de circonstance, du ÿpe "porter un

toast", soit à une laborieuse composition d'ins-
piration académique fortement classique des-

tinée au quotidien d'information régional, ou

encore à tout autre essai créalil partant de la lin-

guistique, incluant les textes des chansons
connues d'un grand nombre de gens. En effet,

la chanson actuelle, largement médiatisée grâce

au succès récent de la polyphonie traditionnelle

ou "nouvelle" et à celui, croissant, de quelques

groupes de chanteurs modèles, solistes ou

chæurs, favorise, quelquefois, des échanges

littéraires non négligeables, vu que l'on sait que

la chanson a accompagné puis amplifié les effets

du "mouvement de renouveau culturel des

années 70". Ilinitiative d'a leva di u settante,la
génération de 7970 permet la popularisation
rapide de textes initialement écrits comme
poèmes, travaillés musicalement et inclus dans

le répertoire chanté. Ces considérations géné-

rales expliquent en somme les goûts d'un public

où la part des chanteurs dont le corse a vrai-

menl été la langue maternelle s'est toutefois
réduite à la fin des années cinquante pour des

raisons économiques (retard de développement)

et démographiques (émigration, vieillissement

de la population). Après une vingtaine
d'années, elle s'est un peu renouvelée grâce,

entre autres, à un réveil culturel et politique,

d'une ampleur reconnue. I1 fut également mar-

qué par une sensibilisation accrue aux questions

linguistiques et littéraires, ainsi que par le déve-

loppement de l'enseignement du corse à tous

les niveaux de scolarisation au début des

années quatre-vingts. llinfluence dela presse et

de l'audiovisuel a faii évoluer une conscience
populaire, aujourd'hui plus aiguisée qu'elle ne

le fut après la Seconde Guerre Mondiale, sur

des sujets comme le patrimoine culturel et la
nécessité de maintenir et raviver les pratiques

créatives en langue corse.

Tendances actuelles de

l'expression poétique corse

Il serait vain de prétendre donner dans

un article bref un état descriptif précis de la poé-

sie corse comme elle se présente aujourd'hui
dans la création littéraire insulaire. Il est toutefois

possible de donner une idée des principales ten-

dances de l'écriture en examinant les collections

de revues existantes ou qui sont parues ces der-

nières années, particulièrement Rigiru, A
Chjamata, Cismonte, Isula, A Spannata, A

Pian'd'Avrefu, dans lesquelles l'intérêt littéraire

et culturel ne se limite pas à la seule poésie.

Le relief particulier et la variélé des pay-

saqes de I'île, sa forme, ses couleurs et odeurs

quïéveillent les sens, mais surtout la terre natale

avec toutes ses valeurs symboliques et

concrètes, restent les éléments fondamentaux de

l'inspiration poétique : on pourrait considérer ce

lieu de prédilectiorl'comme une constante de la

poésie corse présenle chez quelques auteurs de

la génératiôn précédente, mais on notera toute-

fois qu'aux éléments répétitifs et conformistes

des choix esthétiques, caractéristiques d'un
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grand nombre de textes plus anciens, s,est sub_
stituée une production plus originale rehaussée
par une compréhension différente du lieu de l,é_
criture et de l'acte d'écrire, tissant un Iien évi_
dent avec une conscience plus vive de la situa_
tion linguistique et culturelle de la communauté
insulaire, comme elle a été représentée ou bien
redéfinie par les réflexions globales et les études
spécialisées de ces vingt dernières années. On
pourrait facilement comparer cette mutation à
celle que les occitans ont analysée comme étant
une volonté de "déprovincionnaliser,, : c,est en
tout cas ce qu'annonce fréquemment les
comités de rédaction des nouvelles revues du
moment qui assistent à l'évolution de la
réflexion et aspirent à s,ouvrir aux résonances
universelles. Toutefois le désir évident de ruptu_
re (éloignement des thèmes désuets, actualisa_
tion du discours, regard vers l,extérieur) et le
libre champ d'expression sont souvent liés à la
préoccupation de ne pas couper le cordon
ombilical avec une tradition que l,on sait aussi
inspiratrice qu'efficace. Si un tel débat occulte le
défaut de ne pas être d'une originalité brillante
en opposant toujours "antichi,, et ,,moderni,,,
son intérêt est sans doute ranimé dans l,examen
que suppose une telle question de forme : dans
une société encore imprégnée d,'oralité, il est dif_
ficile de glorifier les figures qui dérogent aux
canons habituels sans courir le risque d, ê.tre
accusé d'hermétisme ou d'élitisme par un public
non initié. Ce reproche s'applique d,ailleurs à
toute la poésie dès l'instant où celui qui essaie
de sortir des sentiers battus et faussement lim_
pides, s'engage dans un récit qui, en réalité, doit
sa complexité à la complexité même de ce qu,il

tente d'exprimer. On comprendra pourquoi les
effets sur l'écriture des mécanismes du biiinguis_
me, connus des sociolinguistes, entrent par la
force des choses dans cette problématique. La
volonté de renouveau de la forme et des conte_
nus semble ici guidée par une approche que j,ai
ap_pe\é "poétique de l,identitaite,, parce que
celle-ci s'inscrit dans le mouvement permanent
de redéfinition et de construction d un espace
de parole spécifique sans trahir l,authenticité de
ses racines. Entre les sollicitations du désir du
"moi" et la puissdnce d,un ,,super 

ego,, sociale_
ment fort, un "ego" corse essaie de cohabiter
avec un vécu quotidien difficile ettente de s,im_
planter dans un équilibre précaire. C,est sous cet
angle que l'on pourrait interpréter. les quelques
hésitations, les quelques doutes de I'expression
actuelle, mais aussi quelques unes des ten_
dances caractéristiques, comme par exemple la
présence lancinante de thèmes politiques ou
culturels comme leitmotiv, la revendication
directe ou sous entendue, le recours répété aux
paroles fétiches utilisées pour leur pouvoir exor_
cisant (libertà !) ou encore l,émergence d,une
poésie féminine à la recherche d,une place origi_
nale, d'un statut, qui serait ,n" .àponse au
pesant silence des siècles.

Parce qu'il est normal en définitive que
les tendances de l'écriture reflètent d,une certai_
ne façon la complexité de l,époque et, comme
tout poète, le poète corse est conscient de cette
fonction de démiurge qui a accompli la
construction mentale et sensible de Ia société
dans laquelle ilvit.



34

C'est pourquoi la question de l'écriture
dans sa propre langue est pour lui primordiale
et expliqu e également sa passion pour les
recherches contemporaines, en pleine évolution
dans ce champ expérimental. Mais ces
recherches sont compliquées par la difficile mais
siimulante question d'une appartenance pluri-
culiurelle et plurilinguistique, même si parfois on
définit la poésie comme étant "sans domicile
fixe".

Petit florilège
Le modeste florilège qui suit, certes suggestif et
incomplet, aprivilégié les textes courts afin de per-

methe un gain de place, et a limité les passages

choisis à une composition par auteurs permettant

de faire figurer un plus grand nombre d'entre-eux.
Il est toutefois suffisant pour donner une idée de

ce qui s'écrit dans la poésie corse acfuelle.
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