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Introduction
Langue et identité transnationale dans Caramelo et la littérature chicano
La traduction française de Caramelo : un retour au Mexique ?
Conclusion

In tro duc tion
De puis le XIX  siècle, la com mu nau té chi ca no – les Amé ri cains iden ti‐ 
fiés à une culture mexi caine‐amé ri caine – pro duit des ou vrages lit té‐ 
raires dans leur com bat pour pré ser ver leur in té gri té cultu relle et un
sens d’unité (Sal di var, 1990, p.  3). Ces textes an glo phones riches en
dé tails vi vants de la condi tion « d’étran gers dans leurs propre pays »
(Savin, 1998, p.  21), at tirent l’in té rêt fran çais dès les an nées  1980
et 1990, époque où la France com mence à faire face à sa propre réa li‐ 
té plu rielle et post co lo niale (Ge weke, 2012, p. 108). Pen dant cette pé‐ 
riode, des tra duc tions d’ou vrages chi ca nos 1 et des es sais cri tiques
(Ron card, 1980 ; Grand jeat, An douard‐La barthe, Lerat & Ri card, 1990 ;
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Savin, 1998 ; Tré guer, 2000) ap pa raissent sur la scène lit té raire fran‐ 
çaise, de même que des col loques qui s’in ves tissent à rendre plus di‐ 
vers l’ima gi naire états‐unien 2. Pour tant, comme le montre Crys‐ 
tel Pin çon nat dans son étude com pa ra tive des ré cits fran co‐magh ré‐ 
bins et his pa nique‐états‐uniens, En do fic tion ou fable de soi : écrire en
hé ri tier de l’im mi gra tion (2016), cet in té rêt scien ti fique reste spo ra‐ 
dique et gé né ra le ment sou mis au gré des in té rêts spé ci fiques des édi‐ 
teurs. Elle re marque ainsi que beau coup de tra duc tions des textes
chi ca nos pu bliés dans les an nées 1990 comme plu sieurs textes de la
lit té ra ture fran co‐magh ré bine ne sont plus dis po nibles dans leurs ca‐ 
ta logues d’édi tion et sont sou vent mis dans l’ombre des ré serves et
hors des rayons des bi blio thèques fran çaises. Elle met en re la tion ce
phé no mène avec le désen ga ge ment du sys tème édu ca tif fran çais
pour la dé cou verte de la réa li té des hé ri tiers de l’im mi gra tion en
France ou dans le monde 3 (p. 355).

Ce faible in té rêt aca dé mique et cultu rel pour la lit té ra ture des mi no‐ 
ri tés en France peut‐il s’ex pli quer par le ré flexe des lec teurs et cri‐ 
tiques fran çais à consi dé rer les au teurs issus de la mi gra tion comme
étant des étran gers 4 ? En ce sens, ex plo rer les pos si bi li tés cultu relles
de la lit té ra ture chi ca no, ins crite sur une longue tra di tion mi li tante
qui se re ven dique en tant qu’états‐unienne, peut‐il in vi ter le lec teur
fran çais à la conce voir hors des dé bats po li tiques fran çais et au
contraire dans une op tique qui porte sur l’hé té ro gé néi té de l’in di vi du
contem po rain ? Face à cette di men sion so ciale de la lit té ra ture chi ca‐ 
no, dans cet ar ticle nous pro po sons d’étu dier la tra duc tion fran çaise
du roman Ca ra me lo (2002) de l’écri vaine chi ca na San dra Cis ne ros pu‐ 
bliée en  2004. Plus spé ci fi que ment, nous cher che rons à voir com‐ 
ment cette tra duc tion illustre la ques tion du pas sage de la voix chi ca‐
no dans une autre langue et culture. En pre mier lieu, nous ana ly se‐ 
rons l’hy bri disme lin guis tique et cultu rel du texte ori gi nal et les
études qui abordent sa tra duc tion dans d’autres langues pour mon‐ 
trer les en jeux de sa tra duc tion dans la langue et la culture fran çaise.
À par tir de ce plan com pa ra tiste, nous éva lue rons en suite si les stra‐ 
té gies em ployées par le tra duc teur fran çais pour trai ter cette voix
Autre par viennent à in sé rer les pers pec tives de l’écri vaine.
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Langue et iden ti té trans na tio nale
dans Ca ra me lo et la lit té ra ture
chi ca no
San dra Cis ne ros, re pré sen tante émi nente de la lit té ra ture chi ca no, a
connu une grande po pu la ri té lors de la pu bli ca tion de son roman The
House On Mango Street (1984), tra duit en plu sieurs langues (y com pris
une tra duc tion fran çaise, dé sor mais épui sée, par l’écri vaine et tra‐ 
duc trice Annie Sau mont en 1997). Elle ap par tient à la gé né ra tion pos‐ 
té rieure au mou ve ment chi ca no des droits ci viques des an‐ 
nées soixante qui ré flé chit sur la po si tion com plexe de la femme chi‐ 
ca na, alié née à sa culture d’ori gine et «  étran gère  » dans la culture
do mi nante (Anzaldúa, 1987, p. 20). De plus, ses textes fai sant sou vent
appel au Mexique dé voilent l’in té rêt de l’écri vaine pour construire un
es pace lit té raire in ter amé ri cain des ti né à mettre en dia logue la ci vi li‐ 
sa tion états‐unienne et la mexi caine (Savin, 1995, p. 577).

3

Après la pu bli ca tion de re cueils de nou velles et de poé sie et son in‐ 
cor po ra tion à la Heath An tho lo gy of Ame ri can Li te ra ture qui lui fit une
place dans le canon amé ri cain des an nées 1990 (ibid., p. 576), Cis ne ros
pu blie en 2002 son se cond roman, Ca ra me lo or Puro Cuen to, aux édi‐ 
tions Al fred  Knopf, une di vi sion de Ran dom  House, l’un des plus
grands groupes d’édi tion amé ri cains. Ce roman pré sente en plus de
quatre‐cents  pages le récit de fi lia tion de la jeune amé ri caine Ce‐ 
laya « Lala » Reyes et de ses an cêtres mexi cains, es pa gnols et mexi‐ 
co‐amé ri cains tout au long du XX   siècle. Compte tenu du ca rac tère
trans na tio nal et trans his to rique de l’in trigue, Ca ra me lo est de ve nu le
sujet de di verses études sur son lan gage in for mé par la langue es pa‐ 
gnole et sur les cultures mexi caines et mexi co‐amé ri caines, des as‐ 
pects es sen tiels pour com prendre les défis de sa tra duc tion.

4
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Certes, l’ana lyse de l’hy bri di té lin guis tique dans l’écri ture de Cis ne ros
et d’autres écri vains Chi ca nos n’est pas neuve dans les études de lit‐ 
té ra ture chi ca no en France. Ada Savin consacre dans son étude lit té‐ 
raire et so cio lo gique Chi ca nos aux États‐Unis  : étran gers dans leur
propre pays ? (1998) trois cha pitres aux as pects lin guis tiques des Chi‐ 
ca nos qui sont des traits saillants de leur tra di tion lit té raire :
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[…] Ce qui frappe le plus le lec teur [de la lit té ra ture chi ca no], c’est la
marque que ces ten sions cultu relles im priment sur la langue même
qui les vé hi cule. Le lexique et la syn taxe in diquent en effet à la lettre
la com plexi té des pa ra mètres qui pré sident à l’éla bo ra tion de tout
énon cé pris entre deux langues. (p. 10)

Parmi les pra tiques lin guis tiques des Chi ca nos, outre le bi lin guisme
ou la per sis tance re la ti ve ment forte de l’es pa gnol  (p.  85), elle dis‐ 
tingue l’al ter nance de deux langues [code‐swit ching] comme outil in‐ 
ven tif de dé for ma tion de la langue ma jo ri taire et de ré ver sion des
rap ports de pou voir  (p.  78). Elle note éga le ment que les al ter nances
entre l’es pa gnol et l’an glais dans la langue des Chi ca nos ac cen tuent
leur effet de fo re groun ding, c’est‐à‐dire une stra té gie lin guis tique qui
at tire l’at ten tion sur leurs pra tiques lin guis tiques (p. 102). Ainsi, Savin
consi dère l’al ter nance dans la lit té ra ture chi ca no comme « le contre‐ 
point lin guis tique des forces so ciales an ta go nistes qui ac com pagnent
le pro ces sus d’in té gra tion aux États‐Unis » (ibid.). Un tel conflit dans
l’al ter nance de langues s’ap proche donc du concept de la poé sie chi‐ 
ca no dite «  in ter lingue » de Juan Bruce‐Nova, qu’il dif fé ren cie de la
poé sie « bi lingue », et qui re groupe deux ou plu sieurs langues dans le
même texte. Ces langues sont donc po si tion nées dans un «  état de
ten sion  » qui pro duit une troi sième pos si bi li té de langue, «  l’in ter‐ 
langue ». Il ajoute que tan dis que le bi lin guisme sup pose des mou ve‐ 
ments d’une langue à l’autre, l’in ter lin guisme im plique la ten sion des
deux en même temps 5.

6

Pour ap pré cier cet es pace lin guis tique in ter mé diaire de l’in ter langue,
il suf fit d’ob ser ver des pas sages de Ca ra me lo tels que celui du cou‐ 
cher de la pro ta go niste en fant lors d’un voyage à Mexi co qui dé‐ 
clenche une dis cus sion co mique sur les croi se ments entre l’an glais et
l’es pa gnol :

7

Fa ther makes the same joke he al ways makes at bed time.  
— ¿Qué tienes? ¿Sueño o slee py? 
— Es que tengo slee py. I have slee py, Fa ther. 
—And who loves you, my hea ven? 
—You do. 
—That’s right, my life. Your fa ther loves you. Never for get it […] Ahora,
time to mimi. Que duer mas con los an ge li tos pan zones, sleep with the
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fat lit tle an gels, my heart, he adds be fore put ting out the light. (Cis ne ‐
ros, 2002, pp. 52‐53)

– ¿Qué tienes? [qu’est- ce que tu as] ¿Sueño [som meil] o fa ti guée
[slee py] ? 
– Es que tengo [c’est que j’ai] fa ti guée. J’ai fa ti guée, Papa. 
– Et qui t’aime, mon ciel [my hea ven] ? 
– Toi. 
– C’est exact, ma vie [my life]. Ton père t’aime. Ne l’ou blie ja mais […]
Ahora, il est temps de mimi [dodo]. Que duer mas con los an ge li tos
pan zones, dors avec les pe tits anges dodus, mon cœur [my heart],
ajoute- t-il avant d’éteindre. (Cis ne ros, 2004, p. 64, tra duc tion de
Lam brechts, mes cro chets.)

Il est im por tant de noter que mal gré l’al ter nance de langues, la lec‐ 
ture de ce pas sage n’est pas dé sta bi li sée à cause de la pré sence do mi‐ 
nante de l’an glais qui, en plus de ne pas fi gu rer en ita lique, nous four‐ 
nit un contexte pour com prendre les in cur sions his pa niques comme
dans les phrases “Es que tengo slee py. I have slee py, Fa ther” où un lec‐ 
teur mo no lingue an glo phone pour rait tou jours com prendre la ma jo‐ 
ri té de la conver sa tion. Cette in ter com pré hen sion est at tes tée par
l’écri vaine elle‐même lors d’un en tre tien sur son lan gage en 1996, où
elle af firme que dans son écri ture elle veut que son lec teur mo no‐ 
lingue an glo phone puisse com prendre ou cap tu rer l’es sence de son
lan gage même s’il ne maî trise pas l’es pa gnol, en dé mon trant ainsi une
di men sion pé da go gique de ses textes qui veulent mon trer à ses lec‐ 
teurs des fa çons de par ler d’autres cultures 6 (Díaz‐Pérez, p. 328).

8

Certes, l’en tre prise lin guis tique de Cis ne ros va au‐delà de l’al ter nance
entre langues ; une lec ture du même pas sage de Ca ra me lo ré vèle éga‐ 
le ment une langue es piègle qui ex prime des ex pres sions idio ma tiques
his pa niques dans la langue an glaise. En effet, les ex pres sions I have
slee py comme my hea ven, my life ou my heart, quoique com pré hen‐ 
sibles en an glais pos sèdent un ca rac tère in ha bi tuel, hors de l’an glais
stan dard. Le lec teur bi lingue en es pa gnol, pour tant, y re con naî tra les
ex pres sions his pa niques tengo sueño, mi cielo, mi vida et mi corazón
tout en dé mon trant un as pect de tra duc tion dans le texte même qui
cor res pond aux in té rêts pé da go giques de l’écri vaine. Cette tech nique
que Cis ne ros par tage avec d’autres écri vains la ti nos des États‐Unis
est ty pi que ment dé crite en tant que «  calque  », terme qui dé signe

9



Traduire la littérature chicano en français : le cas de Caramelo de Sandra Cisneros et la traduction
interlingue

Licence CC BY 4.0

une tra duc tion de mor phèmes ou d’une phrase dans une langue à son
équi valent dans une autre langue (Díaz‐Pérez, p.  339). Néan moins,
comme l’in dique Frances Apa ri cio, en so cio lin guis tique, ce terme si‐ 
gnale des pra tiques lin guis tiques de lo cu teurs dits sans ins truc tion,
ceux qui su bor don ne raient l’es pa gnol à l’an glais et illus tre raient ainsi
la perte de leur langue ma ter nelle  (p.  799). Apa ri cio sou ligne donc
qu’uti li ser telle ap pel la tion pour dé crire l’écri ture d’écri vains
états‐uniens dont la langue ma ter nelle est l’an glais – comme c’est le
cas de San dra Cis ne ros 7 – ré duit l’ori gi na li té de cette stra té gie lit té‐ 
raire sub ver sive en l’at tri buant à un simple geste in vo lon taire mi mé‐ 
tique (ibid.). C’est dans cette pers pec tive que Bill  John son  González
ana lyse le lan gage de Ca ra me lo et consi dère la trans po si tion de l’es‐ 
pa gnol dans l’an glais comme une stra té gie in ter lingue qui, en dé fa mi‐ 
lia ri sant l’an glais du texte, re nou velle et étend ses ca pa ci tés ex pres‐ 
sives  (p.  5). Or, il ex plique que si des ex pres sions comme my heart
semblent être une tra duc tion, elles ne sont pas de « bonnes tra duc‐ 
tions  » car elles au raient cher ché un sub sti tut com mun dans la
langue an glaise (par exemple, dar ling), et c’est pré ci sé ment dans
cette rup ture avec la langue an glaise que l’écri vaine crée une langue
Autre en tra duc tion  : «  Dans ces exemples… ce n’est pas tel le ment
que Cis ne ros tra duit des phrases idio ma tiques mexi caines po pu laires
à l’an glais, mais qu’elle réus sit à tra duire l’an glais dans le par ler po pu‐ 
laire mexi cain 8. » Le cri tique in dique ainsi que l’an glais de Ca ra me lo
est un an glais « re tour né contre soi‐même », un nou vel an glais, tem‐ 
po raire, en train de se faire dans la lec ture, qui a été re- désigné pour
faire de cette langue un chez soi plus ac cueillant pour la culture chi‐ 
ca no (ibid.).

L’in gé nieuse construc tion de cette langue en tra duc tion sus cite une
ques tion fon da men tale pour notre étude  : com ment tra duire cette
«  in ter langue  » de Cis ne ros dans une autre langue  ? Fran cis co  Ja‐ 
vier Díaz‐Pérez aborde cette pro blé ma tique dans un ar ticle qui ana‐ 
lyse les tra duc tions des pre miers textes de l’écri vaine en es pa gnol
mexi cain, en ga li cien et en ca ta lan. Il dis tingue no tam ment le po si‐ 
tion ne ment «  fron ta lier  » qui en tre mêle la culture amé ri caine et
mexi caine comme l’une des ca rac té ris tiques es sen tielles du lan gage
de Cis ne ros et af firme que toute tra duc tion im pli que rait né ces sai re‐ 
ment la re créa tion d’un texte « à la fron tière » ; un concept qui se dé‐ 
tache de tout type d’es sen tia lisme et qui trouve dans l’hy bri da tion
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l’une de ses ca rac té ris tiques prin ci pales 9. Parmi les stra té gies des
tra duc tions en ga li cien et en ca ta lan, trois  de meurent per ti nentes
pour notre étude. En pre mier lieu, Diaz‐Pérez note que plu sieurs tra‐ 
duc teurs sub sti tuent l’an glais du texte ori gi nal par la langue cible, en
créant une nou velle al ter nance co dique où la langue du tra duc teur
de vient la langue do mi nante tan dis que l’es pa gnol ori gi nal de meure
in tact et en ita lique (p.  332). Une se conde stra té gie est celle de la
com pen sa tion qui consiste à ajou ter de nou veaux mots en es pa gnol
non‐pré sents dans le texte ori gi nal pour équi li brer les manques où
l’al ter nance n’a pas pu s’ef fec tuer. Par exemple, dans la tra duc tion ca‐ 
ta lane, la tra duc trice em ploie le terme es pa gnol es pal da mo ja da (dos
mouillé)  – terme pé jo ra tif pour les émi grés mexi cains clan des tins  –
en ita liques même si dans la ver sion ori gi nale ce terme ap pa raît en
an glais  (p.  334). La troi sième stra té gie consiste à in cor po rer les
trois  langues dans la tra duc tion pour mettre en scène de façon plus
ex pli cite la réa li té bi lingue des per son nages comme dans la tra duc‐
tion ga li cienne de María Pilar Go dayol : You’re nuts, Chayo, ven a sa‐ 
lu dar. Tota la fa mi lia és aquí (p. 57) (Cité dans Díaz‐Pérez, p. 338).

Il est ce pen dant im por tant de prendre en consi dé ra tion les dif fé‐ 
rentes im pli ca tions entre des tra duc tions de l’an glais de Cis ne ros
dans des langues ibé riques et en fran çais. D’abord, le lec teur ca ta lan
et ga li cien, vi vant dans un contexte sou vent bi lingue avec l’es pa gnol,
est ca pable de le com prendre, en fai sant ainsi une ex pé rience de tra‐ 
duc tion et de lec ture moins opaque (Díaz‐Pérez, p. 337). Ce lec to rat
de langues ibé riques mi no ri taires pos sède en outre une po si tion
fron ta lière avec l’es pa gnol si mi laire à celle de l’es pa gnol avec l’an glais
pour les Chi ca nos (ibid., p. 330‐331). En re vanche, le fran çais, quoique
langue ro mane, pos sède un ni veau plus bas d’in tel li gi bi li té avec l’es‐
pa gnol, et, en tant que langue of fi cielle de la France, se situe loin du
contexte de langue mi no ri taire.

11

La tra duc tion fran çaise de Ca ra ‐
me lo : un re tour au Mexique ?
L’étude de la tra duc tion de la lit té ra ture chi ca no en fran çais est un
champ très peu dé ve lop pé. L’ar ticle « Ré flexions au tour de la tra duc‐ 
tion du récit “eth nique”  : Gary  Soto en “Cas tor Poche”  » de Crys ‐
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tel Pin çon nat est à cet égard fon da men tal pour com prendre ses en‐ 
jeux pra tiques 10. Dans cet ar ticle, elle ana lyse trois  tra duc tions en
fran çais des ré cits de Gary Soto pu bliées dans les an nées  1990. Son
ana lyse se concentre sur des ca rac té ris tiques qu’elle consi dère
comme pro blé ma tiques pour la tra duc tion du texte avec une langue
riche en mé langes cultu rels. Parmi ces stra té gies de tra duc tion se
trouve la sup pres sion sys té ma tique des mots en es pa gnol qui ef‐ 
facent des traits sub ver sifs im por tants du texte ori gi nal (p. 6) ; l’in clu‐ 
sion de di verses notes de bas de page avec des ex pli ca tions pour des
termes cultu rels dif fi ciles à tra duire (ibid.) ; la sub sti tu tion de termes
es pa gnols comme viejo et vie ji ta pour les néo lo gismes Pa pi to et Ma‐ 
mi ta plus proches du fran çais  (ibid.)  ;  et la sup pres sion de l’ita lique
ori gi nal après avoir ex pli qué qu’il apla tit la langue ori gi nale (p. 9). Pin‐ 
çon nat conclut son ana lyse en sug gé rant que ces stra té gies ré vèlent
une sup pres sion des traits eth niques ori gi naux qu’elle as si mile à des
« re liques » cultu relles (p. 9‐10) :

[…] faut‐il ché rir le texte, le ma ni pu ler avec pré cau tion, sur tout
lorsque sur gissent les restes dé li cats que sont les re liques. Re liques
ges tuelles, ves ti men taires ou sim ple ment ver bales, elles sont toutes
les traces d’un passé fra gile, fra gi li té qui ha bite d’ailleurs aussi les
per son nages, un passé qui mé rite – si on le veut ef fi cient – d’être
trai té comme un objet pré cieux, sur tout en tra duc tion. Les re liques –
même un simple mot es pa gnol, une ex pres sion mexi caine –
construisent un pa tri moine qui s’en ri chit au fur et à me sure de la
lec ture, un hé ri tage com mun aux per son nages et aux lec teurs. En ce
sens, le tra duc teur de ces textes est aussi conser va teur, il doit as su ‐
rer la cir cu la tion de ces pe tits frag ments d’être, visée qui exige au
préa lable un tra vail de res tau ra tion. (Pin çon nat, 2010, p. 17) 

Cette stra té gie de tra duc tion pos tule donc que le tra duc teur d’un
roman comme Ca ra me lo de vrait jouer un rôle de res tau ra teur puis‐ 
qu’il est de vant un récit conte nant une langue, des in trigues et des
sym boles fra giles.

13

Pu bliée en  2004 chez Plon, la tra duc tion fran çaise de Ca ra me lo par
Rémy Lam brechts se situe dans un cadre vaste de res tau ra tion, mais
il n’échappe pas à des écarts avec le texte ori gi nal. L’un de ces écarts
se trouve dès la cou ver ture du texte qui pos sèdent une am bi guï té
quant à la com plexi té cultu relle de la lit té ra ture chi ca no. D’une part,

14
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la qua trième de cou ver ture note que l’écri vaine est états‐unienne,
qu’elle écrit en an glais et que son texte s’ancre sur la culture mexi‐ 
co‐amé ri caine et l’im mi gra tion. D’autre part, la pre mière de cou ver‐ 
ture pré sente la pein ture Mi Re bo zo de Jesús  Hel gue ra  (1910‐1971),
peintre mexi cain de ve nu cé lèbre au début du XX  siècle pour son art
sur des boîtes de ci gares et des ca len driers avec des re pré sen ta tions
folk lo riques et exo tiques de la mexi ca ni té (Mc Cra cken, p.  105). Sa
pein ture s’ins crit dans l’es thé tique des tra vaux du peintre in dien
Raja Ravi Varma (1848‐1906) qui, à la fin du XIX  siècle, créa l’ima ge rie
sté réo type de la culture in dienne dans des ca len driers chro mo li tho‐ 
gra phiés qui mé langent l’es thé tique de l’art pom pier eu ro péen et des
sym boles de la culture hin douiste clas sique. En effet, Mi Re bo zo dé‐ 
peint une jeune femme brune, ma quillée, por tant des tresses de style
amé rin dien at ta chées par des ru bans, et une fleur rouge coin cée dans
l’oreille gauche. Ses bras levés, dé nu dés, tiennent un grand châle
mexi cain, le re bo zo, avec le quel elle s’ap prête à se cou vrir la tête. Sa
jupe et son che mi sier à vo lants de style an da lou mettent en va leur
son corps et sa sen sua li té en per pé tuant les sté réo types de la fé mi ni‐ 
té mexi caine pour un re gard eu ro péen. À l’ar rière‐plan on re trouve
des feuilles d’agave ainsi qu’une po te rie aux mo tifs pré co lom biens qui
ac cen tuent la mexi ca ni té de la scène. En ana ly sant cette même image
qui illustre aussi la ver sion bri tan nique du texte, Ellen Mc Cra cken re‐ 
marque per ti nem ment que nulle part dans le texte n’ap pa raît un per‐ 
son nage avec de telles ca rac té ris tiques et consi dère son uti li sa tion
comme une stra té gie de com mer cia li sa tion du livre et de l’écri vaine
comme une com mo di té eth nique (ibid.). La fi na li té de cette cou ver‐ 
ture qui re flète des sté réo types mexi cains, est bien une tac tique pu‐ 
bli ci taire qui rend en core plus «  mexi cain  » le texte de Cis ne ros.
L’écri vaine per forme elle‐même pu bli que ment cette re pré sen ta tion
eth nique, ce qui ac cen tue en core plus sa mexi ca ni té dans une pers‐
pec tive com mer ciale (Mc Cra cken, p.  13). Sur sa pho to gra phie re pro‐ 
duite en qua trième de cou ver ture, San dra Cis ne ros porte un cha peau
de style tex- mex et une tu nique ba rio lée dont les mo tifs mi mant un
tex tile mé soa mé ri cain. Mais si ce pa ra texte joue avec la stra té gie des
mai sons d’édi tion, où pou vons‐nous tra cer la ligne entre ce qui est
ac cep table d’ex ploi ter comme «  mexi cain  » et ce qui ne l’est pas et
par qui ?

e
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Un exemple de cette pro blé ma tique pour rait être la sup pres sion du
sous‐titre ori gi nal or puro cuen to, phrase en al ter nance de langues
qui in cor pore une conjonc tion an glaise or et le terme po ly sé mique
es pa gnol qui peut si gni fier « juste une his toire » (lit té ra le ment), « que
des men songes » et éga le ment « à ne pas prendre aux sé rieux 11 ». Ce
terme qui est d’ailleurs hu mo ris tique dans le roman peut donc ser vir
comme un outil pour l’as so cier à la fic tion en le sé pa rant du récit
non‐fic tif, comme l’ex plique l’écri vaine même dans l’aver tis se ment du
livre :

15

La vé ri té : ces his toires ce sont que des his toires, des bouts de fi celle,
de bri coles ra mas sés çà et là, mises bout à bout et en jo li vées pour en
faire quelque chose de neuf. J’ai in ven té ce que je ne sa vais pas et
exa gé ré ce que je sa vais pour per pé tuer la tra di tion fa mi liale des
men songes sa lu taires. Si au fil de mon in ven tion, j’ai par in ad ver tance
tré bu ché sur la vé ri té, perdónenme. 
Écrire c’est poser des ques tions. Peu im porte si les ré ponses sont
vraies ou puro cuen to. Après tout le reste, seule de meure l’his toire, et
la vé ri té passe comme l’encre bleu pâle d’un mau vais pa tron de bro ‐
de rie… (p. 13) 

La sup pres sion du sous‐titre fondé sur l’al ter nance des langues éli‐ 
mine donc la sub ti li té drôle des men songes sa lu taires du texte ori gi‐ 
nal et laisse seule ment un titre en es pa gnol privé de cette pré sence
d’une autre langue ; du « ou » (or) qui rap pelle au lec teur que l’his toire
se situe pré ci sé ment dans un entre‐deux et non dans une réa li té mo‐ 
no lingue en es pa gnol. Il s’agit donc ici d’un cas de mu ta tion du texte
ori gi nal qui fa vo rise, comme le fait la cou ver ture, sa pré sen ta tion
comme un texte moins hé té ro gène voire plus mexi cain.

16

Dans la tra duc tion de Lam brechts on re trouve éga le ment di verses
stra té gies qui visent non seule ment à res tau rer les mots es pa gnols du
texte ori gi nal, mais aussi à in sé rer de nou veaux his pa nismes, comme
le montre un ex trait où le père es saie de ras su rer la pro ta go niste qui
pleure quand un coif feur lui coupe ses nattes : « On les fera tis ser en
pos tiche pour quand tu seras grande, dit Papa quand nous sommes
dans la voi ture. Ça te plai rait, n’est‐ce pas, ma reine ?… D’ac cord mi
cielo ? Ne pleure pas, ma jolie 12 » (p. 37). L’ajout du mot es pa gnol mi
cielo pour tra duire le mot an glais my hea ven, que nous avons déjà
qua li fié comme un gage de drô le rie, peut pa raître in si gni fiant, mais
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en contexte, la phrase semble contre dire l’in trigue du roman. En
effet, l’ex trait se passe lors des va cances fa mi liales de la pro ta go niste
chi ca na au Mexique où sa grand‐mère l’oblige à aller chez le coif feur.
Ce laya ajoute que c’est peut‐être parce qu’elle ne com prend pas bien
l’es pa gnol qu’elle se fait cou per les nattes contre sa vo lon té, et que
consé quem ment son père la console dans son an glais à lui, ca rac té ri‐ 
sé par des em prunts co miques d’ex pres sions mexi caines (p. 36). Aussi
il est im por tant de noter que le texte ori gi nal ex plique l’ori gine du
terme my hea ven qu’une ving taine de pages après son usage, dans le
pas sage où la fille, après avoir vu tom ber le faux pla fond (cielo raso en
es pa gnol) d’une salle de la mai son de sa grand- mère à Mexi co, com‐ 
prend l’ori gine de ce terme af fec tif  : « C’est alors que j’ap prends les
mots pour ce que je veux dire. “Pla fond” et “cielo”. Cielo – le mot que
Papa uti lise quand il m’ap pelle “mon ciel”. Le même mot que le Petit
Grand‐Père cherche quand il veut dire la même chose. Sauf qu’il le dit
en an glais “Mon Sky” 13 » (p. 73). Ici, la tra duc tion réus sit à in té grer les
deux  langues et les deux cultures de l’ap pren tis sage de cette fillette
chi ca no, mais cette stra té gie tri lingue est rare vu que le tra duc teur
sub sti tue l’an glais au fran çais comme langue do mi nante. En tant que
texte en fran çais, la ver sion de Lam brechts res pecte l’in té rêt pé da go‐ 
gique de l’au teure sur des mots en es pa gnol, une pra tique qui selon le
cadre théo rique de Pin çon nat est ju di cieuse. Pour tant, plu sieurs
phrases écrites dans un an glais qui ren voie à des phrases en es pa gnol
mexi cain  – un trait si dis tinc tif de l’écri ture de Cis ne ros  – suivent
d’autres ap proches de tra duc tion ré vé lant des pro blé ma tiques im por‐ 
tantes de la tra duc tion fran çaise.

Dans la ver sion de Lam brechts, l’an glais in ten tion nel le ment mexi ca‐ 
ni sé suit au moins trois types de tra duc tion. Une pre mière consiste à
tra duire lit té ra le ment ce lan gage comme dans le cas des noms an glais
Uncle Fat‐Face et Aunty Light‐Skin (tra duits par «  Oncle
Grosse‐Tête » et « Tan tine Peau‐Claire ») qui ex priment à la base les
termes mexi cains chato (per sonne ayant un nez plat, ty pi que ment as‐ 
so cié aux amé rin diens) et güera (une per sonne aux traits Eu ro péens).
Compte tenue de leur com plexi té lin guis tique, d’autres ex pres sions
en an glais non‐stan dard s’avèrent in tra dui sibles en fran çais. Par
exemple, les la ti nismes It’s that she has shame (p. 73), my queen (p. 24),
ou how exag ge ra ted (p. 38) sont sim ple ment tra duits lit té ra le ment par
« c’est qu’elle a honte » (p. 85) « ma reine » (p. 37) ou « quelle exa gé ra‐
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tion  !  » (p.  51), phrases qui perdent leur ex cen tri ci té ori gi nale vu la
proxi mi té de la langue fran çaise de la ra cine la tine des phrases. Une
troi sième  ap proche, qui est la plus em ployée dans cette tra duc tion,
consiste à «  neu tra li ser  » les termes en an glais hy bride par des
phrases en fran çais stan dard. Un exemple de cette stra té gie se trouve
dans un pas sage où le texte ori gi nal pré sente une dis pute entre
l’oncle et tante de la pro ta go niste avec un lan gage his pa ni sé et hy per‐ 
bo lique propre d’une te le no ve la mexi caine :

— My own hus band! What a bar ba ri ty! A pros ti tute’s di sease from my
own hus band. Ima gine ! Ay, get him out of here! I don’t ever want to see
you again. ¡Lárgate! You dis gust me, me das asco, you co chi no! (…) I’m
going to kill my self! Kill my self!!! Which sounds much more dra ma tic in
Spa nish — ¡Me mato! (p. 11)

— Mon propre mari ! Quelle atro ci té ! Une ma la die de pros ti tuée at ‐
tra pée de mon propre mari. Ima gine ! Ay, sortez- le d’ici ! Je ne veux
plus ja mais te voir. ¡Lárgate ! Tu me dé goûtes, es pèce de co chi no ! (…)
 Je vais me tuer ! Me tuer 14 !! (p. 25)

Confor mé ment à nos ob ser va tions pré cé dentes, la ver sion fran çaise
conserve tous les mots es pa gnols. Néan moins, la phrase what a bar‐ 
ba ri ty! issue de ¡qué bar ba ri dad!, ba roque à l’oreille an glaise, se tra duit
par la phrase stan dard « Quelle atro ci té ! » (p. 25). Le même sort a la
phrase And what am I, pain ted? (p. 55), dé ri vée de l’ex pres sion his pa‐ 
nique ¿Y yo qué, estoy pin ta do? lit té ra le ment «  et moi quoi, je suis
peint (comme peint sur un mur)  », qui est tra duite avec un lan gage
plus for mel  : « Et moi je suis quoi, une image ? » (p. 67) en ef fa çant
ainsi la mé ta phore de la pein ture du texte en an glais. À notre avis, ces
exemples au raient pu être tra duits par les ex pres sions plus dra ma‐ 
tiques « quelle bar ba ri té ! » et « et moi, je suis peint ou quoi ? » pour
imi ter et ré ta blir la langue in ter amé ri caine de Cis ne ros. Ce refus de
chi ca ni ser le texte fran çais at teste donc d’un dé ta che ment de la tra‐ 
duc tion à dé peindre des ef fets lin guis tiques en an glais de plus d’un
siècle d’échanges entre la culture états‐unienne et mexi caine.
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La sub sti tu tion des termes hy brides en an glais par le fran çais stan‐ 
dard peut aussi pro vo quer des chan ge ments dans l’in trigue. À cet
égard, le pas sage in ti tu lé Spic Spa nish? qui offre une cri tique de la
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langue an glaise et de la culture blanche an glo phone, re pré sente un
défi pour la tra duc tion fran çaise qui ne par vient pas à re pé rer plu‐ 
sieurs sym boles cultu rels du texte ori gi nal. En pre mier lieu, le titre
que la tra duc tion re père du texte ori gi nal est une trans crip tion pho‐ 
né tique d’un an glais uti li sé par des His pa niques non‐an glo phones. Il
faut men tion ner aussi que le mot spic pour un His pa nique ayant vécu
au  XX   siècle ren voie au terme pé jo ra tif em ployé par la ma jo ri té
blanche pour s’adres ser, in sul ter et ex clure les His pa niques des éta‐ 
blis se ments pri vés. Le pas sage ex pose alors un mo no logue de la nar‐ 
ra trice qui ra conte l’ex pé rience du père de Ce laya quand il était en
train d’ap prendre l’an glais en uti li sant le pro gramme d’études par
cour rier In glés sin Stress, clin d’œil à au pro gramme d’études In glés
sin bar re ras lar ge ment promu à la té lé vi sion des États‐Unis de langue
es pa gnole dont les pu bli ci tés kitschs des an nées  1980 et  1990 sont
au jourd’hui cultes dans cette com mu nau té. La nar ra trice dé bute son
mo no logue en évo quant un vieux pro verbe es pa gnol qui com pare
l’an glais et l’es pa gnol : « Le vieux pro verbe était vrai. L’es pa gnol était
fait pour s’adres ser à Dieu et l’an glais pour par ler aux chiens » (p. 217).
Ve nant d’une com mu nau té mi no ri taire qui est in sul tée par l’em ploi
d’un mot dé ri vé de sa pro non cia tion his pa nique de l’an glais, ce dic ton
eth no cen tré s’ins crit à des sein pour ren ver ser les rap ports du pou‐ 
voir. Le texte ori gi nal se pour suit en  mon trant des trans crip tions
pho né tiques d’un an glais ac cen tué que le tra duc teur res pecte en fai‐ 
sant des lé gers chan ge ments pour le lec teur fran çais comme Goud
mórning, ser ou Jháou dou ioú dou ? (ibid.). Mais la tra duc tion se com‐ 
plique au mo ment de re trans crire le com men taire de la nar ra trice sur
les phrases de po li tesse que son père ap pre nait telles que Sir, kind ly
di rect me to the water clo set  ; des phrases en an glais poli que les
Texans an glo phones à qui le père s’adres sait trou vaient néan moins
bi zarres (p. 208) :

e

Comme l’an glais était une langue bi zarre. Bru tale et di recte. Per ‐
sonne n’en ta mait une re quête par un « Auriez- vous l’ama bi li té de me
faire fa veur de… » comme on le de vrait. Ils de man daient sim ple ‐
ment ! […]
C’était une langue bar bare ! Sèche comme les ordres d’un dres seur
de chiens. « Mon sieur. » « Par lez plus fort. » Et pour quoi per sonne ne
di sait‐il : « Je vous en prie ? » Au lieu de quoi, ils gro gnaient
« On‐hon », sans le re gar der dans les yeux, et sans même un « Vous
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êtes très ai mable, mon sieur, et que tout aille bien pour vous ».
(p. 217‐218)

Les di verses adap ta tions faites par le tra duc teur montrent en core
une fois une omis sion des nuances de la langue an glaise de l’écri‐ 
vaine. D’abord, les phrases en an glais for mel water clo set, sir et mis ter
tra duits en fran çais par « les toi lettes » et « mon sieur » sous traient le
ca rac tère désuet des phrases an glaises dans un contexte po pu laire.
De plus, la mé ta phore du dres seur de chiens qui, dans la ver sion ori‐ 
gi nale, in clut le mot Sit (as sieds‐toi) est ici adap tée par le terme
« Mon sieur » et éloigne la phrase du sens qu’elle a en an glais. De cette
ti rade poé tique sur la langue an glaise et la culture états‐unienne, les
seuls mots en an glais conser vés sont des trans crip tions pho né tiques
en an glais avec une pro non cia tion mexi caine, ac tion qui ef face l’ef fort
de l’écri vaine pour cri ti quer cette langue qu’elle re nou velle en la re‐ 
tour nant contre elle‐même.

21

Dans les ex traits co miques et pé da go giques qui visent à ap prendre au
lec teur la réa li té lin guis tique des Chi ca nos, les pro ces sus d’adap ta tion
dans un fran çais neutre masquent là aussi des phrases écrites à l’ori‐ 
gine dans un an glais sub ver sif ou es piègle. Par exemple, lors d’une
cri tique de l’es pa gnol pocho (un type d’es pa gnol an gli ci sé uti li sé par
cer tains Chi ca nos) des cou sines de Ce laya : “— ¿Y la Amor ? — Amor
se fue a la… li bra ry” (p. 290), le mot li bra ry est le noyau de la langue
que la nar ra trice qua li fie comme «  leur hor rible es pa gnol pocho
émaillé de mots en an glais » (p. 301). Mais le tra duc teur opte pour le
tra duire avec le mot fran çais «  la bi blio thèque  » en per dant ainsi
com plè te ment l’al ter nance des langues. Cette stra té gie est aussi em‐ 
ployée dans la blague lin guis tique dé ca lée de l’Oncle Er nes to qui de‐ 
mande, dans le texte ori gi nal, com ment uti li ser les mots liver (foie) et
cheese (fro mage) dans une même phrase, et y ré pond en imi tant l’ac‐ 
cent his pa nique Liver alone, cheese mine (laisse‐la tran quille, elle est à
moi) (p. 369) 15. De vant tel cas in tra dui sible, le tra duc teur évite com‐ 
plè te ment l’an glais et change le jeu de mots pour « ma te las » et « ba‐ 
lais » : « Ma te las si tu veux, mais ba lais pattes » (p. 377), blague éga le‐ 
ment ri di cule, rem pla çant l’hu mour du texte ori gi nal
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Les di verses stra té gies em ployées dans la tra duc tion fran çaise du
roman de San dra Cis ne ros ex posent plu sieurs défis dans la tra duc tion
de la lit té ra ture chi ca no. Tan dis que cer taines ap proches ont des
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bases lin guis tiques, d’autres telles que l’am pli fi ca tion de la com po‐ 
sante mexi caine de l’iden ti té chi ca no peuvent mo di fier les in ten tions
du texte ori gi nal. Certes, la res tau ra tion soi gneuse des mots en es pa‐ 
gnol par Lam brechts, stra té gie sou vent man quante des tra duc tions
des textes chi ca nos des an nées 1990, réus sit à ho no rer les signes de
la culture mexi caine cé lé brés par plu sieurs per son nages dans Ca ra‐ 
me lo. Mais l’ima gi naire de ce roman chi ca no est plus proche d’une ré‐
flexion de la nar ra trice sur ses ra cines mexi caines, chi ca nos, an glo‐ 
phones, es pa gnoles, ra cines qui construisent son quo ti dien aux
États‐Unis à la fin du XX  siècle. Ellen Mc Cra cken pré cise ainsi, dans
une étude quan ti ta tive sur la chro no lo gie com plé tant le roman, que la
ma jeure par tie de la chro no lo gie se concentre sur une ré vi sion de
l’his toire états‐unienne, et ré vèle ainsi l’im por tance que donne l’au‐ 
teur à ce pays et cette culture dans son roman (p. 109) 16. Et c’est pour
cette rai son que nous ana ly sons le manque des traces de mé tis sages
lin guis tiques en an glais dans la tra duc tion fran çaise comme une
perte im por tante qui em pêche le lec teur fran çais de sai sir la com‐ 
plexi té du texte ori gi nal. Nous pou vons donc pro po ser, à par tir du cas
de Ca ra me lo de San dra  Cis ne ros, de nou velles ob ser va tions sur les
tra duc tions de la lit té ra ture chi ca no en France : la langue es pa gnole
et la culture mexi caine do minent au dé tri ment de l’an glais, et ces as‐ 
pects, par ex ten sion, mexi ca nisent aussi l’image du Chi ca no. Stra té gie
pu bli ci taire ou symp tôme d’une so cié té fran çaise qui consi dère les
en fants d’im mi grés comme des étran gers 17 ?

e

Conclu sion
À tra vers cette étude de la tra duc tion fran çaise de Ca ra me lo nous es‐ 
pé rons avoir mon tré que tra duire ce roman riche en nuances cultu‐ 
relles et en va‐et‐vient entre les États‐Unis et le Mexique consiste à
na vi guer dans des ré flexions sur la langue, l’ap par te nance cultu relle
et l’État‐na tion mais aussi sur la com mer cia li sa tion de la lit té ra ture.
Dans ce voyage, le tra duc teur de vient l’ins tru ment qui peut rendre vi‐ 
sible ou ef fa cer les traces des ren contres cultu relles qui en ri chissent
l’écri ture chi ca no. Mais c’est au tant les «  re liques  » de la culture
mexi caine qui rendent ser vice à la re pré sen ta tion de la dia spo ra
mexi caine aux États‐Unis que leur culture états‐unienne et leur
langue an glaise, ainsi que leur mé tis sage.
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Le tra duc teur de cette voix Autre issue des États‐Unis fait donc face
à une image sub ver sive de ce pays qui va au‐delà de tout ré duc tion‐ 
nisme iden ti taire. En effet, pour quoi ins tau rer par la tra duc tion une
image plus mexi caine de Ca ra me lo, quand le texte ori gi nal re pousse
lui‐même l’illu sion d’une iden ti té pure ? La pro ta go niste nous in vite,
au contraire, à conce voir une vé ri table culture mé tisse, faite des
connexions trans na tio nales, en ren dant le lec teur sen sible à la réa li té
des su jets chi ca nos : « Pen dant très long temps j’ai cru que l’aigle et le
ser pent du dra peau mexi cain étaient les États‐Unis et le Mexique qui
se bat taient. Puis, pen dant plus long temps en core par la suite, j’ai
pensé à l’aigle et au ser pent comme à l’his toire de Maman et Papa »
(p. 245).
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Pe tite Fille de la rue Mango de San dra Cis ne ros, 1996 ; Tout pour une gui tare,
1993 ; Un Week- end fou, 1996 ; Roues libres en Ca li for nie, 1999, de Gary Soto.

2  Fraucke Ge wecke note que la pre mière confé rence im por tante sur la lit‐ 
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Ca ra me lo”. Ar ticle in Differences- a Jour‐ 
nal of Fe mi nist Cultu ral Stu dies—Dif fe‐ 
rences, vol. 17. pp. 3‐19.
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and Iden ti ties in the Uni ted  States  » or ga ni sée à l’uni ver si té de Paris  7
en 1986. Elle note éga le ment que l’uni ver si té Mon taigne de Bor deaux a dé‐ 
ve lop pé ce champ dans les an nées 1990 no tam ment la confé rence de 1994,
« Cultures d’Amé rique la tine aux États- Unis » (p. 109-100). Plus ré cem ment,
Os wal do  Za va la note que le congrès de lit té ra ture «  Fes ti val Ame ri ca  »
de  2004 à Vin cennes a in vi té les écri vains chi ca nos San dra  Cis ne ros et
Rubén Martínez (p. 170).

3  Pin çon nat parle spé ci fi que ment de la no tion de « désher bage » em ployé
par un res pon sable de la Bi blio thèque na tio nale Fran çois  Mit ter rand qui
consiste à re ti rer des textes des rayon nages (comme c’est le cas par
exemple d’Une fille sans his toire de Tas sa dit Imache) pour faire de la place.
Les livres en ré serve res tent alors in ter dits de pho to co pie (p. 77).

4  Voir la pré sen ta tion au pre mier vo lume d’In tran gers  : post- migration et
nou velles fron tières de la lit té ra ture beur (2012) où Ila ria Vi la ti note que des
écri vains franco- maghrébins sont sou vent pré ten dus être étran gers en
France alors qu’ils sont nés sur le sol fran çais et n’ont ja mais émi gré (p. 7).

5  Ra ther than “bi lin gual,” Chi ca no poe try is bet ter cha rac te ri zed as in ter lin‐ 
gual. […] many poems draw to ge ther two (or more) lan guages wi thin the text.
These lan guages are thus po si tio ned in a “state of ten sion,” which pro duces a
third, an “inter” pos si bi li ty of lan guage. “Bi lin gua lism” im plies mo ving from
one lan guage code to the ano ther; “in ter lin gua lism” im plies the constant ten‐ 
sion of the two at once, BRUCE‐NOVA, 1982, p. 226 cité dans PÉREZ- TORRES, p. 213.

6  She [San dra  Cis ne ros] states that she wants her mo no lin gual English- 
speaking rea ders to un ders tand or cap ture the es sence even if they know no
Spa nish at all, as re co gni zed in an in ter view: “I also am conscious that people
that don’t speak Spa nish at are ea ves drop ping. I real ly try to teach them a lit‐ 
tle bit of how people of the area speak wi thout lo sing them com ple te ly”, GO‐ 
DAYOL NOGUÉ, 1996, p. 65.

7  San dra Cis ne ros, comme le pro ta go niste de Ca ra me lo, a reçu une édu ca‐ 
tion bi lingue. Sa mère, Mexico- Américaine, par lait avec elle en an glais tan‐ 
dis que son père, un im mi gré mexi cain aux États- Unis, par lait avec elle en
es pa gnol, voir FRAN CO, 2015, p. 738.

8  In this sense, then, we might say that, in the examples quo ted above, it is
not so much that Cis ne ros trans lates po pu lar Mexi can idioms into En glish,
but that she suc cess ful ly trans lates En glish into Mexi can po pu lar speech,
JOHNSON- GONZÁLEZ, 2016, p. 9.
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9  Trans la ting a Chi ca na wri ter, such as Cis ne ros, will ne ces sa ri ly in volve
re crea ting a text which is at the fron te ra, which de parts from any type of es‐ 
sen tia lism and which finds at hy bri di za tion one of its de fi ning cha rac te ris tics,
DIAZ‐PAREZ, 2014, p. 330.

10  En plus de l’ar ticle de Pin çon nat, Élyette  Ben ja min‐La barthe a pu blié
en 2000 l’ar ticle mal heu reu se ment in ac ces sible au jourd’hui « Tra duc tion de
la poé sie in ter lingue chi ca no » dans Actes des XVI  As sises de la tra duc tion
lit té raire d’Arles, Arles, Actes Sud, 2000, p. 197-201, pu blié sous la di rec tion
de Marie‐Claire Pas quier. Plus ré cem ment, le vo lume Lit té ra tures mi grantes
et tra duc tion (2017) bien que non fo ca li sé sur la lit té ra ture chi ca no, aborde
di verses ques tions de la tra duc tion de la lit té ra ture de la post- migration.

11  The Spa nish idio ma tic ex pres sion “puro cuen to” is a folk ex pres sion and si‐ 
gni fies “all lies” and li te ral ly “just a story” and has the added mea ning of “don’t
take it se rious ly”, HER RE RA‐SOBEK, 2007, p. 161.

12  We’ll have them woven into a hair piece for when you grow up, Fa ther says
when we’re in the car. —You’ll like that, won’t you, my queen? I’m going to
throw a big party with eve ryone in gowns and tuxe dos, and I’ll buy a big, big
cake, big ger than you are tall, and a band will play a waltz when I take you out
to dance. Right, my hea ven? Don’t cry pret ty girl. Please. (p. 24)

13  And then it is I learn the words for what I want to say. “Cei ling” and “cielo.”
Cielo—the word Fa ther uses when he calls me “my hea ven.” The same word the
Lit tle Grand fa ther reaches for when he wants to say the same thing. Only he
says it in En glish—my sky. (p. 61)

14  Ce qui sonne en core plus dra ma tique en es pa gnol.

15  En an glais stan dard : “leave her alone, she’s mine.”

16  Mc Cra cken note que qua rante notes se concentrent sur des évé ne ments
de l’his toire des États- Unis tan dis que vingt- six sur des évé ne ments au
Mexique (p. 59).

17  Contrai re ment aux États- Unis où tout en fant né sur le sol états- unien
re çoit la ci toyen ne té amé ri caine dès sa nais sance, le sys tème de ci toyen ne‐ 
té fran çais ne le donne pas au to ma ti que ment aux en fants de non- Français
comme le pré cise l’ad mi nis tra tion de ce pays : « Un en fant né en France de
pa rents étran gers peut ac qué rir la na tio na li té fran çaise. Selon son âge, les
condi tions à rem plir et les dé marches à ac com plir sont dif fé rentes.  », je
sou ligne, https://www.service- public.fr/par ti cu liers/vos droits/F295
consul té le 25 août 2018.
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Français
Le pré sent ar ticle étu die la tra duc tion fran çaise de Ca ra me lo  (2002) de
l’écri vaine amé ri caine San dra Cis ne ros. En nous ap puyant sur des études de
pra tiques lin guis tiques de la lit té ra ture mexi co‐amé ri caine et sur sa tra duc‐ 
tion dans d’autres langues nous nous de man de rons com ment cette tra duc‐ 
tion ex prime l’hy bri di té lin guis tique ori gi nale. Les fa çons dont la tra duc tion
dé crit les hé ri tiers des mi gra tions mexi caines aux États‐Unis re flètent‐elles
le re gard fran çais sur l’im mi gra tion et l’im mi gré  ? Que nous ap‐ 
prennent‐elles des défis de la tra duc tion trans na tio nale ?

English
This art icle stud ies the French trans la tion of Car a m elo (2002) by the Amer‐ 
ican writer Sandra Cis neros. Based on stud ies on lin guistic prac tices in Chi‐ 
cano lit er at ure and its trans la tion in other lan guages, I ana lyze how this
trans la tion ex presses the source text’s lin guistic hy brid ity. Does the way the
French trans la tion de picts the Mex ican di a spora in the United States re flect
the French view on im mig ra tion and the im mig rant? What does this in form
us about transna tional trans la tion?
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traduction multiculturelle, littérature chicano, études américaines, études
transnationales, Sandra Cisneros
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multicultural translation, chicano literature, american studies, transnational
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