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L'6crivain africain (Maghreb et Aliiquc subsahalicnne) usc

de la langue fiangaise pour dire son expdrience et son v6cr-l ct aussi

pour se lilire entendre Ioin des limites de sott conlincnt. Lc debat

est connu : contrainl de traduire ses r6ves dans la langue clc I'autre.
il va s'employer d translbrmer (consciemmcnt ou uon) lcs rdgles

de la langue d'ernprunt pour I'adaptcr ir son ptopos. Conrme

le soulignc Justin Bisansu,a dans une dttlde rdccnte'. lc romau

alricain longlernps considir6 oomme Lln objct exoticlue n'intiressc
que par ses < dyslonctionnements ), ses icarts par rapport ir unc

norme bien 6tablie. On ne le lit pas comrnc un objet esthdtique

et I'auteur de s'interroger : < Mais voularlt traduirc les nlisdrcs,

les ddchircrnents et la ddraison des systdn.res sociopolitiques
du continent, le roman al'ricain ne peut-il pas et en memc tclnps,

t6moignant pour Ia promotion de I'homme. tdrnoigner altssi potrr

la proirotio,i de l'esprit, laiouissar.rce et le plaisir du texte'/2 >

La littirature alricaine difinie souvent conlme lbrtement

r6ferentielle est aussi un exerlple de cr6ativitd tant su' le plan

de l'expression quc par le choix des thdmcs. La langue sc libcre

et rtivdle le plaisir dlt ttxte pour le plus grand bonl]eur tllr lccteur

complice.

l-Liltiroture orale et littlrature dcrile

Peudant loltglemps on a enf'erme la littdrature africaine daus

un tapport 6troit ir l'oralitd. Les dcrivains cux-ntdmes ont joui
le jeu sans percevoir souvent les soubasscments idiologiqtrcs

de ies rapprochements. Justin Bisanswa commenle de fagon it.rcisir,'e :

< I\4ais ce concept d'oralitd, autour duquel se collcentre

la critique litt6rairc ati'icaine clepnis de nombreuscs annies' est

chargd icl6ologiquemerlt. L'tl:alit[ c:;t l'espace de I'autre, ellc est

ethnologiquc: elle est la conrn-tttnication propre i la socidtd sauvage,

ou primirivc ou traclitiorutelle. Sa spatialitd est le tableau syncllonique

d'un systdme sans histoire. L'altdrit6 est la diflirencc que pose une

coupure culturelle. L'inconscience est le statut dc ph6nomdncs

collcctifs rdt-6r6s d une signilication qui leur est itrangdre et n'est

donnd qu'ir un savoir venu d'ailleurs. < Les choses ont totliours 6te

ainsi > fait-on dire 2r I'indigdne comnle le laisse lire le narratettr

de Monnt Outt"oges el ddfis au ddbut du roman On suppose



Le voleur de feu 57

une parole qui circule sans savoir d quelles rdgles silencieuses,

elle obdit. Il appartient au roman < produit occidental >. dit-on
d'articr er ces lois dans une dcriture et d'organiser en oralitd cet

espace c1e l'autre.3 >

Proverbes, paraboles, devinettes, tout ce matdriel venant
de la tradition ome les textes 6crits et semblent l'inscrire dirns une

< authenticit6 > revendiqude. Mais certains critiques ot.tt relevd
ce que cette ( oralit6 feintea > pouvait avoir cle factice, construite
pour r6pondre d une demande du lectorat europ6en. Cependant ces

genres nouveaux introduits par ces emprunts d l'oraliti tdmoignent
d'un < plurilinguisrne > qui exprimc plut6t une vision idiologique.
Le texte 6crit intdgre ces apports divers : les narateurs comme dans

le cercle de la parole se relaient pour introduire des ricits multiples
qui fragmentent le diroulement de l'histoire et en renouvellent
li tracd. La littdrature rdvdle la voix en exil dans le textes et lui
permet d'inscrire sa rn6lodie, Les paraboles sont des legons

de sagesse qui, inscrites dans lc cours du r6cit comnre des mises

en abyrlc, interrogent et contestent le suivi du fil narratif
et prddisent la lln de l'histoire. Dans L'Avenlure ambigua, le mol
poids se charge d'un sens isot6rique : tout ce qui retient les

hommes dans leur ascdse vers Dieu. Le maitre de Samba Diallo qui
passe son temps en pridres et en contenrplation, a perdu presque

toute substance charnelle. Le poids ne le retient plus et son Ame

peut s'envoler. Dans I'Antd-peuple de Sony Labou Tansi, la parabole

des singes nous ramdne d uu 6tat antdrieur: les singes autrefois
hommes ont 6td contraints d la ddch6ance par un gouvernement
impitoyable. Cette histoire a valeur de pr6diction et de mise
en garde aussi. Ainsi les paraboles redoublent le rdcit et en
interrogent le ddroulement. En s'insdrant dans le cours de l'histoire,
elles introduisent une sorte de contestation de l'dcriture.

2- Niam N'Goura ou la legon de Prisence Africaine

Dans le premier numdro de Pr6sence Africaine (novembre-
ddcenrbre 1947), l'article d'inlroduction signi Alioune Diop,
portait comme titre Niam N'goura ou les raisons d'6tre de Prdsence
Aflicaine. Ces mots sont les premiers d'un proverbe toucouleur qui
signifie < mange pour que tu vives >. Tout comme la Grande Royale
personnage de I'Aventure ambigud qui pr6conisait aujeune Samba
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Diallo de se pdn6trer du savoir occidental pour mieux se d6fendre,
Alioune Diop voulait que la jeunesse africaine se nounisse
dc toutes fon'nes d'expressions cnlturelles susceptibles de lui apporter
vie et renouveau. Ainsi pourait-elle harmonieusement s'intdgrer
d la littdrature universelle. Un des exemples les plus connus
de cetle forme d'intdgration, est l'euvre cdldbre d,Aim6 C6saire.
Cahier d'un relour au pays natal qui laisse voir et deviner de nombreuses
traces d'6nonc6s qui en font un palinlpseste somptueux : F'reud,
Apollinaire, Mallarmd, Rimbaud, Val6ry, Claudel, St John perse,
Shakespeare, la culture Yoruba, le vodou haitien...les exemples
abondent et semblent sans fin. Une seule page d6ploie [c mdtissage
le ph.rs complexe. Et comme pour mieux en dire les effets, la mdlaphorc
de la ddvoration court dans Le Cahier. I-e podte d6crit les dpisodes
dramatiques de la Traite: < le ndgrier craque de toutc part... son
ventre se convulse et rdsonne...l'affieux tinia de sa cargaison
ronge les boyaux f6tides de l'dtrange nourrisson des mers ! >

Ainsi les divoris deviennent des d6voreurs. Et le texte
se retourre. < gavd dc mensonges et gonfld de pcstilences >, il assinrile
les lragments qu'on lui a inculquds de force pour renaitre neuf
et original. C'est ce que le brdsilien Oswald de Andrade appclait
l'anthropophagie culturelle. En effet, pour celui-ci, la seule politique
int6ressante pour les peuples culturcllement colonisis est < d'avaler >
le colonisateur. D'abord par la langue, butin de guerre, moycn
de contester dans des mots compris de tous. Et puis, en bons tildves,
par toutes les r6miniscences de la culture frangaise qui agrdmentent
le texte en autant de clins d'ceil de connivence aux lecteurs.
Les mots sont charg6s de rifirences et les introduire dans une phrase,
c'est convoquer en meme temps les usages qui nous ont marquds.

L'exemple d'Alain Mabanckou est assez convaincant ir cet
6gard. Ses rdcits dcl-rappent d la lin6aritd de la narration classique
et sont en eux-mOmes une question pos6e i la litl6rature, d la grande
liltirature. < Le romancier congolais atteint a l'ulLiversel par
le ddni de savoir le plus inconcevable qui soit > 6crit Nimrod dans
La nouvelle chose frangaise6. Les titres se succddent sur les pages
dvoquant comme dans une bibliothdque des euvres de provenances
diverses. Le romancier 6crit d partir de < tout le fatras des gendelettres >
poursuit Nimrod. Son imagination amalgame les donn6es les plus
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diverses : Hemingway, C61ine, Amos Tutuola, I{ampat6 Ba,

Kourouma. etc.. les listes se succddent < Chaque ligne du roman est

un dloge du d6rapage conrr616.', Le discours du Ministi'c de la
Culture sem6 de j'accuse est un morceau d'anthologie. llt le rire
nait de situations grotesques et surtout du rapprociremcnt entre

ce qui est dit et les r6miniscences que nous gardons.

< J'accuse les mesquineries qui s'abattent sur ma personlle

(...) j'accuse l'insipiditd des agissements r6trogrades de ces demiers

temps, j'accuse l'incivilitd de ces actes barabres orchestris par

des gens de mauvaise foi, j'accuse les oulrages et les dihs qr.ri sont

devcnus monnaie courante dans notre pays (.. ;) j'accnse Ie n-r6pris

de l'homme par I'homme, le manque de tol6rance, I'oubli dc nos

valeurs, la montie de la haine, l'inertie des cottscienccs. les crapauds-

brousse d'ici et d'ailleurs...8 >

< Alain Mabanckou donne d lire un manifeste littiraire dont

I'enjeu est le jeu, un jeu amoureux et humoristique, un jeu ddf'endu

et iilustr6 avec des moyens stylistiques sans pr6c6dents.e > 6crit
encore Nirnrod et cctte truculence empo e le lecteur qui retrouve
des allusions connues dans le flot ininterrompu et dcrit sans

ponctuation comme d'un seul jet.

3-Les jeux /enjeux de la langue

Les critiques montrent f irrportance du fait colonial dans

la naissance de la litt6rature africaine. I-a langue frangaise enseignde

sur les bancs de l'6cole ne suffit pas d I'expliquer. Il 1'a aussi

les phdnomdnes d'institutionnalisatiou que constilucnt les prix
littdraires, les pr6faces qui servent de parrair.rage, lcs maisons
d'6ditions et les circuits de distribution qui sont autant d'6tapes sur'

le chemin de la publication et de la reconnaissance . Autrefois, une
langue correcte voire < acad6mique > 6tait apprdcide et m6me
recommandde. Langue ch6.ti6e, langue ch6tr6e. Ce jeu de mots un
peu facile 6voque la condescendance de ceux qui admettaient dans

leur cercle des 6crivains issus des anciennes colonies. Ahmadou
Kourouma et son style malinkinis6 ont introduit un changement
et r6solu le dilemme de ceux qui n'arrivaient pas ?r s'exprimer dans

la langue de l'autre. Mais comme le regrettait Mohammed Dib
il est toujours quelqu'un pour rappeler que l'6crivain africain
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es1 ( I'h6te de la langue frangaise > invit6 de marquc cerles lnais
appeld a quitter la table. Cette infdrioritd es1 marqude par les termes
centre et pdriph{rie qui ont fait Ie bonheur de la critique anglo-
saxonne et que la critique frangaise utilise de plus en plus souvent.
.lustin Bisanswa en dit bien les limites :

< On comprend sans peine que les 6tudes institulionnclles,
parmi lesquelles on peut ranger les thiories postcoloniales. congoiveut
la l6gitimit6 des littiratures africaincs en termes de mdtalangage
de ccnlre et de p6riphirie pour dire les rapports entre celles-ci
et la littirature lrangaise notamment. Elle considdre que les littdratures
ditcs postcoloniales renvoient d un centre donl elles ressentent el
expriment [a domination sous difldrentes formes.l0 >

Pdriphdrie rappelle marginal e1 c'est peu dire que ce qualificatif
n'a rien de valorisant. E1 souvent l'approche de Ia littdrature est
tributaire de consid6rations id6ologiques. C'est que la fagon
de nommer est r6vdlatrice de la place occup6e pal cette litt6rature :

africaine, ndgro-africaine, litt6rature du Sud ou plut6t au Sud,
toutes ces d6nominations sont autant de marqueurs. Les ceuvles

sont reconnues en fonction de critdres d6termin6s par Paris

ou Londres et c'est bien dans les anciennes capitales que les auteurs

vont chercher la reconnaissance des ctitiques et un public
susceptible de les lire et de les appricier.

4-Le miridien de Gree v,ich

Comrne le souligne Pascale Casanova, il existe un temps

littdraire qui orchestre et organise la publication des ouvrages:

< Ce que l'on pourrait appeler le m6ridien de Greenwich
littdraire permet d'dvaluer la distance au centre de tous ceux qui

appartiennent d I'espace litt6raire. La dislance esth6tique se mesure)

aussi, en termes temporels : le m6ridien d'origine institue le prisent,

c'est-i-dire dans l'ordre de la cr6ation litt6raire, la modernitdrt. >

Paris reste central pour les dcrivairs venus d'Afrique, de Belgique,

du Qudbec. Mais en expoftant sa langue, Paris exporte aussi ses

querelles intemes, continue l'auteur. < Les dcrivains excentr6s sont

devenus les enjeux majeurs de ces luttes. La puissance littdraire
d'une nation centrale pelrt ddsormais se mesurer aux innovations,
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aux bouleversements littdraires produits dans sa langLre par des
dcrivains excentris et reconnus universellement.l2u C'cst une lagon
de prouver sa supdrioritd et sa capacit6 d cr6er une moclcrniti
d travers des dcrivains sur lesquels elle a exerci sa dominltior.r.
D'ot I'importance de notions comme celle de < liancophonie > qui
pennet de ranger c6te d c6te sur les rayonnages des libraires
des auteurs comrnc Nloharuned Dib. Tierno Monenembo. ou cncote
Kourouma q,ri ./it dlt .fi'angais une lcmgue o.fricaine. Cet effei
de label permet de grouper des dcrivains dont les origincs sont
diffdrentes mais qui s'expriment dans la m6rne langue. Cette
conceptiolr essentialiste de la langue frangaise maintient Paris dans
sa position de rdltrence incontournable. Ces strat6gics iditoriales
en maintenant ces produclions sous cette dipendance, rdnovcnt
l'imagination hexagonale (usqu'i une certaine limite toldrable)
et introduiscnt toujours cette touche d'exotisme, ce parturn d'aillcurs.
susceptiblcs de convaincre un lecteur hdsitant. Car c'cst bicn cntre
le lcctorat et les icrivains que se joue la parlie. Un nom qui sonne
dilfcremment sur la couverture d'un roman laisse entrcvoir,
Ie temps d'un ricit, un voyage dans un imaginaile autre toujours
plus attrayant et c'est un argument de vente suffisant. Ccrtains
critiques ont laiss6 entendre que Ie renouveau de Ia littiratr.rre
frangaise venait disomais des anciennes colonies.

Contrairement ir Derrida qr,ri assdnait avec beaucoup de rigueur,
< on n'entrait dans la littdrature frangaise qu,en perdaul son
accentr3> soucieui qu'il dtait de la puretd de la langue sl intirnidante
de I'autre, les icrivains afiicains colorent disormais de Ieurs
padicularitds leur expression. Cette aisance qu'ils rnanif'estent aprds
bien des hisitations, cst due d'abord d l,histoire litriraire
de l'Afrique (si tant est qu'on peul la distinguer de l,histoire littiraire
frangaise), d une certainc assurance conquise aprds Kourouma
et surtoul d rme 6volution personnelle qui les entraine ddsonnais
dans un renouvellement de l'dcriture et de la langue. pour Tiemo
Monenembo, la diversiti linguisrique dans laquelle baignent dds
leur enfance les Africains est << l'ordre nattuel du mondcll >. Il aioutc
que le ddbat sur les langues est ( permanent, virulent. mortcl >
m6me. Issu d'un peuple nomade, les Peuls, qui a croisd sur scs
chemins toutes les races, tous les peuples, toutes les civilisalions
et toutes les langues, il se considdre comme un sacrd privilegid.
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Dans cc contexte pafliculier les textes dcrits ne peuvent qu'6tre
marquds par ces apports muhiples.

Le tout-ntonde

A la suite de Clissant le r.nouvement de Ia cr6oliti aux Anlilles
a vu sorl public s'6lalgir. Les Antillais pour rendre compte de leur
v6cu sont allis dans le sens d'une transversaliti cles langues pour
lancer, comnre le dit Charnoiscau, une sortc de < clisir imtginant >

de toutes les langnes clu monders. Cetrc approche dit bien Ie disir'
de libirer l'expression en frangais, par lc recours aux mots, aux
constructions qui structurent I'irnaginaire de ces 6crivains produisant
en situation de bilinguisme, ou de plulilinguisne. La Iauuuc
devient alors le centre de la crdalion cornrne le dit bien un iiulrc
Antillais, Edouard Glissant :

< Une po6tiquc du langage-en-soi. Illle sanctionne lc montctrl
otr la Ianguc, comme satisfaite de sa perlection, cesse dc sc donner

cor]rme objct le rdcit de son rappo d un cntour, pour se conccnllcr
srtr sa seule ardeur ?l outrer ses limites, d mzurifester ir lbnd les ildments
qui la composent-sur sa seule science ir lcs manigancer. Ccltc
pratique ne va pas sans divagatious, pour Ia raison qr'rc la tlivagation

r6cuse en absolu Ie r6cit (...) Il ne s'agira pas de d6couvlir
ni de raconter le motrde, mais de produirc un 6quivalenl' qui scra

le Livrc, oir tout sera dit sans que rien ne soit rappolti.(...)
le nronde comme livre, le livre comme monde. Son h6roisme dans

l'eufennement est une manidre de c6l6brcr la totalitc, ddsiree,

r€vde, dans l'absolu du mot.l6 >

C'est en d6finitive lc sens de la criation qui est r) l'ceuvre.

Les mots de l'un ou de l'autrc, les souvenirs livresques que ces

vocables charrient tous ces 6l6ments, ...I'auteur cn joue avec

aisance et le livre se referme sur les regles myst6rieuscs de son

6laboration.
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