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"Al'Ad6b wa Llughat", N'4/2010

Le roman d'Akd LoBA, Kocoumbo, l'6tudiant noirr retrace

l'itindraire d'un groupe de jeunes Aliicains envoy6s dans la m6tropole

frangaise (contexte colonial) pour y poursuivre leurs 6tudes. Parmi

eux, Kocoumbo, le personnage central du roman derridre lequel

se profile A. Loba lui-m6me puisque le roman comporte des

donn6es autobiographiques.

A travers la th6matique gdndrale de l'dmigration que donne

A lire la fiction, se ddgagent -€ntre autres- deux sous-thdmes non

moins importants et sans lesquels l'muwe perdrait sa signification :

- l'6cole qui rdvdle I'impact de l'institution scolaire sur l'6lite
qui a eu accds ir l'6cole 6trangdre et, par ld-m6me, l'id6ologie sous-

jacente au roman.

- la religion qui repose sur des croyances qui vont traduire

des aspects significatifs de la vie sociale en C6te d'Ivoire tels que

les voit un intellectuel form6 i l'6cole de l'< Autre >, d un moment

pr6cis de l'Histoire : pdriode coloniale.

Ces deux paramdtres d'6tude qui articulent les deux volets

de cet article sont incontoumables : ils explicitent le parcours

d6ceptif du personnage pivot du roman au profil duquel rdpond

celui de nombre de personnages intellectuels des 6crits dits

de formation des ann6es 60 qui ont vu plusieurs pays africains

recouvrir leur souverainet6 nationale.
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I - Religion et soci6t6 :

Dans le roman d'A. LoBA, il est question de deux religions :

- la religion < traditionnelle > qui rdgle la vie des habitants

du village de Kouamo d'ot est originaire Kocoumbo.

- La religion du colonisateur v6hicule d'id6ologie nouvelle'

Deux formes de religion qui, dans trois passages2 stratdgiques

du texte infiltrent sporadtquement la lecture du roman de manidre

d'abord i pr6ciser dans quel 6tat d'esprit les personnages candidats

i l'dmigraiion parviennent en France, i laisser pressentir ensuite

tes diffJdtes et les consdquenc€s de lelr vie nouvelle hors des frontidre5

culturellement s6curisantes du milieu d'origine.
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Pour une lecture plus pertinente de ce paramdtre d'6tude, une
analyse m6thodologique de l'incipit du roman nous apparait
souhaitable car particulidrement 6clairante.

D6coupage s6quentiel de I'incipit3:

Sdquence 1 : < Dds que le soleil. . ..vieille habitude d'antan. . . >

La vie au village de Kouamo -) Enonc6 de l'< Interdit>.

S6quence 2 : << Un jour. . ...Je me demande si ce n'est que
le m6me, dit-il >

Transsressio de l'interdit

Sequence 3 : <<ga me rappelle..,...mmme c'dtaitaniv6 isoncor.sin >

Le souvenir du passd + imoact.

Sdquence 4 : < Gand et Kocoumbo.... . ...- Elle est plus puissante. >

Rdaction des ieunes sens

et

R6ponse du < dieu de la for6t >

1'* remarque : Altemance Description/R6cit/Dialogue dans tout le texte.

- Discours descriptif au pr6sent (mode de vie des
villageois) et au pass6 (prdsentation des deux jeunes
gens).

- La partie sur le souvenir a toutes les caractdristiques
du r6cit :

- temps pass6 -+ passd simple.

+ pass6 compos6.

. on pa" a u :; fr"T: :"Jffil,,,,,,,"*,,
- On raconte un 6v6nement (ici, un souvenir de chasse).

Notons, cependant, que le r6cit du souvenir n'est pas
entidrement au pass6. Quelques intrusions du pr6sent (< Mon pdre
6paule. . .pointe.. je vois. . .etc.) d),namisent ce souvenir en lui redonrnnt
vie, en le retransposant dans le pr6sent.
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Les dialogues :

- Ils servent de transition comme dans les premiers propos

tenus par Gand et Kocoumbo.

- Ils ont une fonction d'encadrement: ils sont situds de part

et d'autre du rdcit (souvenir de Gand).

2''" remarque : De nombreuses notations temporelles situent
les sdquences dans le temps.

Chacune des s6quences d6limitdes plus haut est, en effet, dat6e :

'Dds que le soleil se ldve
Sdquence I

la chute dujour

vers quatre heures

S6quence 2

. .Unjour, vers cette m6me heure Sdquence 3

Sdquence 4

Quelques inslants aprds

Toutes ces indications temporelles donnent une organisation

chronologique au texte : chaque fait rdpond d un autre fait comme
pour nous dire (cela sera plus explicite par la suite) que dans la vie
des habitants de Kouanro rien n'est dfi au hasard. Tout a une

signification naturelle ou sumaturelle. C'est sur ces premidres

remarques que se base notre lecture sdquentielle du texte.

t
.i peu prds deux heures

'c'est i ce moment que

. c'6tait un samedi

.d l'6poque des floraisons
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S6quence I :

Elle donne d lire la vie bien r6gl6e des villageois (voilir ce qu,ils
font tous les jours d la m€me heure).

La journde est divisde en deux moments bien distincts:
le temps des Hommes (our) et le temps des forces malfaisantes
de la nature d6sign6e par I'expression << g6nies malfaisants des for6ts >
(d partir de la tomb6e du jour). Cohabitation harmonieuse des uns
et des autres grAce au respect de l'accord dtabli depuis toujours
(< ils savent que ... ), ( antan D) entre les deux parties. Cet accord
est donn6 dans le texte sous la forme implicite d'un interdit: il est
interdit aux hommes de s'aventurer en dehors des limites du village
aprds le coucher du soleil.

L'expression finale < vieille habitude d'antan > a une fonction
de garantie. EIle connote la fonction rassurante des coutumes
du passd.

Le choix de l'adverbe ( antan ) renforc6 d,ailleurs par
< vieille > reldgue ce pass6 sur le plan du d6pass6. En nous faisant
remonter plus loin dans le temps (+ loin que ne l,aurait fait l,adverbe
< autrefois >, par exemple), il offre une garantie suppldmentaire
de s6curit6. Etairce tds utile ? On peut se le demander dans la mesure
of l'emploi m6me du terme < habitude > (connu, coutumier...) es1,
d lui seul, trds suggestif: Ie connu rassure; l,inconnu comporte
toujours des risques.

Dans le milieu social d6crit (village de Kouamo) l,exp6rience
des < Anciens > est vdcue comme enrichissante. Les nouvelles
g6n6rations tirent profit de l'enseignement du pass6 et le reprennent
d leur compte. Dans le cas cit6 (marche des hommes bras ballants
pour pouvoir protdger leurs compagnes s'il y a lieu), il y a reprise
de cet enseignement tel quel, sans modifications. On peut encore
se demander si I'emploi du terme < habitude > qui connote inertie,
monde statique... n'est pas p6joratif donnant ainsi d6jd i lire le regard
sans complaisance que les personnages porteront dans tout le roman sur
tout ce qui est africain alors que tout ce qui reldve du monde de
l'< Autre >, le colonisateur, sera au contraire valoris6 (Cf. autres
passages du roman. Par exemple, les pages qui pr6cddent le ddpart
de Kocoumbo pour la France).
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S6quence 2 :

Contrairement i la s6quence 1 of il 6tait chaque fois question

d'un groupe d'individus (les habitants de Kouamo), il ne sera

question, ici, que de deux personnages.

Leur isolement (sdpard du groupe, loin du village qui s6curise),

la notation temporelle qui marque la transition avec la partie

prdc6dente < un jour vers cette m6me heure > cr6ent le suspens

en connotant que quelque chose (on ne sait pas encore quoi)

va arriver. Le danger ne sera pr6cis6 qu'i partir de l'allusion aux

gros toucans >. La prdsence de ces oiseaux et [e cri qu'ils lancent

surtout sont une mise en garde d I'intention des jeunes gens qu'ils
pr6viennent d'un danger : danger: nuit. A ce moment ld (puisqu'il
y a annonce) le danger n'est pas encore 6vident. Mais il le deviendra

de plus en plus avec la mort de I'oiseau-messager (-- sacrildge).

A partir de ld :

+ une s6rie de verbes : vaciller

Se raccrocher

perdre l'6quilibre

tomber

procdd6

d'accumulation qui

annonce le danger

6carter

briser

fouiller

courb6s

lls firent 3 fois

olseau

les jeunes gens

20
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se redressdrent

+ les qualifiants : invisible (oiseau)

6tonn6s

bizarre

grave

+ l'emploi r6curent de < chaque >.

* les syntagmes temporels ou i valeur d'insistance :

avant qu'..

eurent beau

trois fois

pourtant

+ le dialogue entier Kocoumbo-Gand qui porte entidrement
sur < le dieu de la for6t > pr6viement de l,imminence du danger
et installent la peur. Le geste de Gand (< visa l,oiseau >), la pr6sence
des jeunes gens dans ce lieu, d cette heure... sont pr6sent6s comme
des actes coupables (trarsgression de l'interdit donn6 dans la s6quence 1)
qu'on s'attend d voir punis.

S6quence 3 :

_ Deux phrases (plac6es entre la s6quence 2 et la sdquence 3)
l'annoncent:

ld" phrase : < Gand reprit d'une voix r6veuse >

2'd phrase : < Le dieu de cette for6t est si mauvais. >

Dans la premidre, le qualifiant < rdveuse > rappelle le proc6d6
cindmatographique du flash-back: lorsque l,image devient floue
sur l'dcran, on sait qu'il va y avoir r6trospection de scdnes du passd.
Ici, ce n'est pas l'image qui s'estompe mais la voix puisqu,il y a
dialogue.

Dans la seconde, les d6terminants ddfinis < le ) et ( cette )
(s/entendu : chaque foret a son dieu) reprennent en les caract6risant
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deux donn6es des s6quences pr6cddentes < dieu > et ( foret ),
donn6es propices (il ne s'agit pas de n'importe quel dieu ni d'une
quelconque forCt cf. < le > et ( cette )) au souvenir du danger

encouru dans le pass6.

Outre ces donn6es, la s6quence 3 (souvenir) est justifi6e par

des signes ddmarcatifs :

l"' signes : les dialogues (d6jd mentionn6s).

2nd' signes: les points de suspension qui ouvrent (marques

introductrices) et ferment (marques conclusives) le r6cit du souvenir.

Cf. < ... ga me rappelle (. ..) comme c'6tait arriv6 au cousin. .. >

M0me fonction d'encadrement pour les uns et les autres.

Les verbes d'appel >ga me rappelle >, <je me souviens 
'>,

introduisent 6galement le souvenir et le d6terminant < 9a > fait
la liaison avec le pr6sent.

La construction concentrique de cette s6quence est int6ressante

2r relever :

Le fils (Gand) -> souvenir du pdre (scdne de chasse).

Le pdre -+ souvenir du cousin (scdne de chasse).

Le fils -+ souvenir du pdre qui se souvient du cousin

(scdne de chasse).

A I'origine de ces trois souvenirs imbriquds l'un dans I'autre,

une autre scdne de chasse mais cette fois, dans le pr6sent:

transgression de I'interdit (sdquence 2).

Observons les caract6ristiques communes ir ces souvenirs :

-Tous datds (mCme jour: un samedi), < 6poque des floraisons >.

-Mdme pr6texte (transgression d'un interdit)'

-MEme lieu (s9lt19 fordt).

-M6me d6cor (< m0mes fleurs >r)'
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Le souvenir du cousin enchassd dans le souvenir du pdre
donne d lire, par un phdnomdne de projection, une superstition:
le pdre projette son acte dans celui du cousin, le fils ians celui
du pdre -+ le sort du cousin a risqud, dans le pass6, de devenir celui
du pdre comme il peut, maintenant, devenii celui du fils. Il v a
superposition du passd au prdsent pour dire qu,d Kouamo, rien ne
change : on reste soumis aux lois immuabGs de la nature (ici,
nature ( invisible >), on ne croit pas d la mort accidentelle,
on cherche toujours, dans le pass6, une explication sumaturelle
d.ce qu'on ne connait pas, d ce qu,on redoute. Donc, de nouveau,
id6e d'un monde statique, replid sur lui-m6me, retranchd derridre
ses croyances magico-religieuses.

Les actes attribuds d l,animal (< nous regarde avec aussi peu
de crainte que si nous 6tions des femmes >, < I'animal avait dit rejiter
les plombs avant de se volatiliser >), I'image du < berger invisible >
traduisent (ou plut6t rappellent puisque dans la sdqueice 2, on avait
d6jd l'image d'un dieu << ravisseur >) le pouvoii du < dieu de la
for6t >, pouvoir que renfoncent les caractdristiques qui lui sont
attribudes. Caractdristiques que traduisent les. superlatifs < le plus
redoutable >, < le plus vigilant >. pouvoir de m6tamolphose,
pouvoir de vengeance (exemple : mort sumaturelle du cousin) pour
d6fendre son bien d'ot les d6tenninants possessifs dans < ses anima-ux >,
<< ses b6tes D, comme il 6tait question, dans la sdquencE, de < son
domaine ).

S6quence 4 :

. ..+ t, fin du rdcit (souvenir, sdquence 3) il y a reprise
du dialogue Gand-Kocoumbo qui rdvdle l,imp6i du souvenir sur
les deux < coupables > (coupables de se trouver sur le domaine
du < dieu > et d'avoir vis6 l,une de ses b6tes) :

ld'" rdaction: on s'attend d 6tre puni et on est puni. Cf.
Kocoumbo < Je me dematide si ce n,est pas la piene que tu as jet6e
d l'oiseau qui est retomb6e sur mon ceil > -+ m6me punition_
boomerang que le cousin).

2nd

d'rsage >)

rdaction : on se concilie les forces de la nature (< pridre
. Dans le m6me ordre d'id6es, nous renvoyons d une autre



scene (p. 15) oir Kocoumbo fait I'offtande d'un ceufau < dieu de la for6t >

avant 
-cle 

se lancer d la poursuite du sanglier. Les scdnes donnent

lecture de rites propitiatoires i vis6e dducative et ontologiquement

salvatrice.

Ces rdactions monEent que l'exp6rience du passd (s6quence 3 :

souvenir) suscite l'inqui6tude alors que plus haut (sdquence 1 :

habitude des hommes de marcher les bras ballants ) elle rassurait'

Dans les deux cas, elle est cependant toujours enseignement, legon

donc expdrience positive.

Dans les demidres lignes, l'emploi de :

- < gdnie de la for6t \
- 

maitre = ProPri6taire de... )
- < maitres > (PolYs6mie du terme ( l-\ 

maitre = puissanf dominant.-,u

- < moins jaloux > (personnification. On lui attribue des faiblesses

30

humaines).
- (( nature invisible >.

- < meilleure que... >

- < plus puissante >

"Al'Ad6b wa Llughef', N'4/2010

-l 
superlatifs se rapportant i la < nature

f*i.ibl. , "o... dans Ia sdquence 3.

J ils se rapportaient au ( dieu ))

pr6cisent f image du < dieu > dont il a 6td, plus ou moins explicitement'

iuertion danslhacune des s6quences du texte en I'int6grant dans

son univers, le monde de l'invisible donc de tous les possibles'

On reldvera, 2r cet effet, trois occurrences du terme < invisible > :

< oiseau invisible > (s6quence 2), < berger invisible > (s6quence 3)'

( nature invisible > (sdquence 4).

D'autres occprrences sont 6galement intdressantes d relever :

- < samedi > (deu,x fois), consid6rd comme jour fatidique'

- < g6nies > (deux fois), dans < g6nies malfaisants des for6ts >

(s6quence'1) et < g6nie de la for6t > (s6quence 4) - le texte se referme

iur' lui-m0me toujours pour d6signer les < maitres > des lieux'

le < dieu de la for€i>. L'emploi indifferencid de < g6nie > et de < dieu >

montre que les habitants de Kouamo ont conservd des pratiques

< religieuses > s6culaires : croyance en une pluralit6 de divinitds

qui rEgissent l'univers, des divinit6s qui peuvent 6tre m6chantes

e1 qu'it faut prier et honorer pour les apaiser'
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(i partir de la sdquence 2) le sch6ma actanti;i, trds simplifid :

Il y a progression de l,action par adjuvants interposds (si l,on
peut dire). > Le dieu de la for6t D est un dieu puisiant et craint
(sequences 1, 2, 3) totalement neutralis6 dans la sdquence 4(il pardonne et rend la proie).

L'incipit du roman nous renseigne donc ddjd un peu (pour
plus de renseignements, il faudrait piendre plusieurs extraits-, un
peu partout dans le roman) sur le regard que les pirsonnages d,A. LoBA
portent sur la socidtd africaine ddcrite. Le monde 

-cles 
habitants

de Kouamo qui vivent A I'or6e de la brousse est un monde
retranchd derridre un systdme d,( habitudes > qui les rassurent
mais,_ en meme temps, les fait vivre plus dans le pass6 que dans
le present. Regard pessimiste donc qui ne fera que se v6rifier dans
tout le roman traduisant a:.rsi l,alidnation des personnages.

contre, les remarques portent sur la religion nouvelle
(celle apport6e par les missionnaires) sont plus positiv"es :

pp. 8l-82 < C'est gr6ce aux prdtres que nous connaissons
la bontd infinie de Dieu, le pdre suprdrne. ih", norr, monsieur,

SUJET: OBJET: ADJUVANTS : OPPOSANTS :

S6quence 2: @

D'oit suspens.

Sdquence 3 :

la legon du pass6.

S6quence 4 :

la pridre.

Kocoumbo
& Gand

I o) rentrer au
village.

2o) chasser, un
jour fatidique
dans un lieu
interdit.

-Le lieu : for6t
domaine du <dieu>

-Le moment : heure
propice aux
mauvais g6nies, un
samedi.

-L'acte:
transgression de
l'interdit.

-tr .<dieu de la fo€b>
et par ext. La
<nature invisible>.
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il y a encore dans la brousse des gens qui ignorent totalement

le nom du Seigneur. Ils vivent comme des chiens' S'ils apprenaient

par hasard que je porte le nom de Joseph ils se moqueront de moi'
'Cela 

teur paraitrait si bizarre... Et cependant, ils se croiront plus

civilis6s que moi dans leur case poussidreuse, dans leurs haillons'

Nous avons encore beaucoup d faire dans un pays arri6r6, trts

arri6r6. Mais rien n'est impossible i Dieu. Il faut sauver nos frires

de I'enfer, >>

Les propos que tient Joseph Mou dans le train qui l'emmdne

ir Paris oir il uu.nira. au s6minaire montrent que les missionnaires

< Blancs > en Afrique n'ont pas seulement enseign6 les principes

de leur religion. Avec ta religion nouvelle, les iddes colonialistes

ont pdndtre : la responsabilitd du retard de l'Aftque (s/ ddveloppement

- Ci. < case poussi6reuse >, < haillons >) est imputde aux croyances

religieuses tocales qui ne sont en fait jamais considdrdes comme

des-pratiques religieuses (< des gens qui ignorent totalement le nom

du Seigneur >. Ne pas croire au Seigneur des < Blancs > =
athdisme, primitivit6.. . ).

En vdhiculant ces idees, la religion nouvelle fait de la religion

< traditionnelle > un frein d tout ddveloppement et disculpe du m6me

coup les colonisateurs qu'elle pr6sente comme !9s sauveurs'

Le civilisd, c'est toujours ['< Autre > et l'Africain, s'il ne veut pas

6tre damn6 (< II faut sauver nos frdres de l'enfer >) doit faire sienne

les valeurs de I'Occupant et renier celles de son milieu d'origine'

Il devient alors candidat d l'assimilation.

Mais, comme l'ceuvre litt6raire n'est pas < un reflet m6canique

du r6el l{ elle porte en elle ses contradictions Et nous verrons

Joseph Mou, plusieurs anndes plus tard quitter le sdminaire parce

q,r" u L'ufflr* du monde, la singularit6 de ce monde, ses fagons

d'agir multiples, contradictoires, bizarres, avaient peu d peu entam6

su fli. u p. iaol .ur. qu'd aucun moment, cependant, il ne se rende

"o.pt. 
qu" liassimilatiol lui sera toujours refus6e' -Il restera

;usqu'a U^n" < un observateur attentif et indiff6rent auquel le monde

n'oit uit plus qu'une d6lectation morose )) (p' 289), un ali6n6 donc

qui contiirLrera d rejeter la responsabilit6 de son 6chec (€chec de sa

tlntative d'int6gration au monde de l'< Autre >) sur l'Afrique :
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p. 189: < Que de d6sordres d Paris dtaient le fait des 6trangers !

C'est dans les caf6s qu'il les d6pistait et les observait surtout.
Le premier ir boire, i jouer, d perdre son temps, ir se mal conduire,
6tait toujours, pr6tendait-il, un 6tranger. Il lut les joumaux et retrouva
dans les faits divers criminels ou scandaleux mille preuves de son
idde. >

Il conserve un complexe d'infdriorit6 vis-d-vis du maitre,
complexe nourri par l'enseignement regu.

A I'6cole de l'< Autre r> :

Le thdme de l'6cole dtant essentiel ir la comprdhension
du roman d'A. LoBA, nous procdderons autrement que nous
ne I'avons fait pour la religion. Travailler sur un seul texte
permettrait tout juste de se faire une id6e trds limit6e du probldme.
Or, de nombreuses pages du roman sont, sur ce point, pr6cis6ment
int6ressantes e 6tudier.

Nous donnerons donc, ici, les conclusions que l'dtude de ces

passages ont permis de faire. Ces conclusions nous amdnent
d brosser un portrait du personnage principal du roman, Kocoumbo,
ce qui permettra de souligner I'importance de l'appareil scolaire
d'6tat dans la socidtd colonis6e.

I ") Qui a droit ir cet enseignement ?

Deux exemples :

Kocoumbo est le fils de l'homme le plus important du village,
le patriarche (d6finition int6ressante, p. 25).

Nodan, un autre personnage qui ira lui aussi poursuivre ses

6tudes dans la mdtropole, est issu d'une famille qui a gard6, avec
les administrateurs coloniaux, des rapports < privil6gi6s >:
< ce n'6tait pas un homme comme les autres. Il 6tait toujours bien
v6tu, possddait une bicyclette et une belle maison. Sa belle maison
en briques, que I'on voyait de loin, 6tait un luxe sans pr6c6dent
dans toute la r6gion. Quand il pleuvait, les grosses gouttes d'eau
rejaillissaient sur le toit des tuiles rouges. Sa porte 6tait solide. >
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L'6tude du frangais reste donc l'apanage d'une minoritd,
ce qui sera justifi6 par d'autres passages du roman qui donnent
d lire l'impact de l'6cole 6trangdre.

2') L'impact de l'6cole 6trangire :

Dans la premidre partie du roman surtout (mais aussi dans
le reste du roman), nous parvient par intermittences le d6sir
de Kocoumbo de bien parler frangais: < A Paris, it s'appliquerait
i parler conectement le fiangais, sans h6siter, plut6t que de s'occuper
des probldmes et des chemins de l'Afrique > (p. 83), d6sir auquel
font 6cho ses compatriotes dtudiants, en I'occurrence Abdou qui
poursuit des 6tudes de m6decine et qui, pour sortir l'Afrique
du sous-d6veloppement, pr6conise d'<assimiler compldtement
la langue et les id6es frangaises. > (p. 225). Cette attitude
assimilationniste des dtudiants < Noirs > 6migr6s en France
s'explique par le fait qu'ils n'ont pas choisi la langue frangaise.
Cette langue leur a 6t6 imposde: c'est la langue des colonisateurs
et par li, langue de promotion sociale pendant la colonisation
(situation inchang6e depuis les ind6pendances puisque plusieurs
pays d'Afrique sub-saharienne ont adoptd comme langue nationale
le fiangais).

Pour Kocoumbo et ses compatriotes dmigr6s, l'acquisition
de la langue franEaise conespond d leur d6sir de se situer vis-ir-vis
de l'< Autre >. Parler frangais pour cette gdndration d'6tudiants
africains 6migr6s en France, pour la plupart issu de la Brousse, c'est
acc6der d la < Civilisation > en adoptant par le biais de la langue toutes
les valeurs du monde occidental rejetant du m6me coup tout ce qui
fait la sp6cificit6 du monde africain et que l'iddologie coloniale
a toujours prdsent6e comme la source du retard pass6 et pr6sent

de I'Afrique comme l'atteste le passage of il vient d'apprendre
la d6cision de son pdre de l'envoyer en France Cette annonce

le met dans un 6tat second. Il r€ve 6veill6 d'un monde (la France)
of tout est perfection. Toutes les pages qui pr6cddent son d6part
pour la France seraient importantes d analyser. Nous ne citerons
cependant, d titre d'exemple, qu'un court passage :

p. 31 < Paris prenait corps et 6me dans son esprit et se substituait
e toute autre id6e. Paris ! Ce seul mot le faisait sauter de plaisir.
Paris, c'6tait un autre monde of scintillaient des miracles, of r6sidait
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le bonheur. Bien que n'ayant pas une id6e exacte de ce bonheur,
il se r6jouissait d6jd de toute son Ame.

Dans la rue, la danse battait son plein, les tambours I'appelaient,
mais lui ne donnait plus aucune importance d ces r6sonnances.
Il en avait assez, assez des visages toujours semblables, assez des
filles arrogantes, assez de ces tambours mill6naires. Peu s'en fallait
qu'il se demandat comment il avait pu se complaire dans un tel milieu. >

Il y a ici opposition de deux mondes pr6sent6s sur le mode
dichotomique: valorisation de la France dont Paris (terme trds
r6current dans ces pages) est r,u comme le centre du monde. Pdjoration
du milieu d'origine. Ici comme ailleurs (p. 30-33 + autres passages

du roman), mdme exaltation de la < supr6matie > de I'Occident tout
en n'omettant jamais de d6valoriser l'Afrique, monEant ainsi que

Kocoumbo a bien assimil6 les legons dispens6es par les instituteurs
de l'6cole 6trangdre.

Au lyc6e d'Annononsles-bains of Kocoumbo poursuit ses

6tudes, les auteurs enseign6s sont des auteurs frangais repr6sentatifs
de deux courants litt6raires particuliers: le classicisme du xvtt"
sidcle avec Corneille et Pascal, le romantisme du xlx" sidcle avec
Hugo (< Les Racine, les Corneille, les v. Hugo ont tout fait et tout
dit ! > p. 167). Ces deux pdriodes, les m6mes que celles que l'on
privil6gie dans l'enseignement dispensd aux 6coliers et lycdens
frangais, ont marqud le rayonnement cultuel et politique de la France.

Leur enseignement en Afrique se fit dans un but pr6cis :

< Les hauts faits de l'Histoire de France (Jeanne d'Arc,
Duguesclin, Roland, Saint-Louis, des films tels que Blanche Neige
et les sept nains), les commentaires de la vie mis6rable mais
admirable des podtes frangais, vie li6e d leur message humaniste,
romantique et moraliste (La Fontaine, Victor Hugo, Alphonse
Daudet..) heurteront sa./celle de I'enfant africain/vive sensibilit6
et son esprit humaniste.

S'ensuivra une grande admiration, un amour tendre pour
la France, le peuple de France, le g6nie de France. La France ?r ses
yeux sera un pays de grandeur, un rdve merveilleux. Dans son
esprit il distinguera nettement le Frangais de France et celui
d'Afrique. Cette ddcouverte de la France le transportera d'all6gresse
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d tel point qu'il sera totalement captivd par ses 6tudes. Le frangais
sera sa matidre favorite. Le p6tillement de sa curiositd, son avidit6
d assimiler la culture frangaise lui feront d6couvrir la n6cessit6
et l'utilitd de s'adapter au dogmatisme de l'enseignement colonial.

Dordnavant dans ses r6ves, dans sa ml.thologie, il y aura une
place non moins importante pour le pays d'Hugo, de Descartes,
de Rousseau. >'

Ce propos de J. P. N'Diaye dans son EnquAte sur les dtudiants
noirs en France6, explique l'attitude de Kocoumbo et rend compte
de l'6tat d'esprit dans lequel se trouve l'enfant africain qui a regu
l'enseignement dispens6 d l'dcole des colonisateurs, enseignement
orient6 vers les int6r€ts de la mdtropole. Cet enseignement pr6servait
les acquis de Ia colonisation en formant une armde de jeunes

intellectuels africains qui se chargeront inconsciemment de poursuiwe
< I'ceuwe civilisatrice > de la France en rdpandant partout en Afrique
des 6chos du < gdnie > frangais, de la <r sup6riorit6 > de I'Occident.

On comprend mieux maintenant l'attitude de Kocoumbo qui
glorifie inlassablement la France et n'aspire d l'6panouissement
cultwel de l'AIiique qu'd travers des pastiches d'auteurs europdens.

Ainsi confiera-t-il d Mme Brigaud :

p. 156 < Un ami me disait que les grands 6crivains l'envoutent,
(...), mais dds qu'il a lu une page de Pascal ou d'un autre classique
il devient triste. Il se demande si chez lui il n'y a pas eu des Pascal

que le milieu social a 61oullds, qui ont 6td engloulis avec leur
pens6e, leur savoir, leur grandeur. Il ajoute que dds qu'il entend

parler des grands inventeurs, cette m6me id6e le tracasse au point
que l'envie le prend d'en parler, mais il n'ose pas, surtout avec ses

amis frangais. Ce serait leur donner, me dit-il, la clef pour ouvrir
la boite de ses propres ridicules. >

MOme vocabulaire id6aliste que dans d'autres passages citds.

M0mes preuves tangibles de I'ali6nation du personnage d'A. LoBA.
Il semble, comme le laisse entendre I'expression < des Pascal > que

l'Europe ait donnd un moddle de < g6nie > et qu'il appartient
maintenant aux Africains de copier ces < g6nies >. L'Afrique serait

donc incapable de crdation originale. Son dpanouissement culturel
apparait, d travers les propos de Kocoumbo, comme li6 d l'espoir
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de voir un jour les intellectuels africains se mettre i copier
servilement les auteurs frangais en adoptant d la fois leur style
et leurs id6es.

Assimiler la langue frangaise, c'est aussi concrdtiser son d6sir
d'accdder au rang des < 6lus > europ6ens en acc6dant aux professions
qui leur 6taient jusqu'alors r6serv6es d'ot la hi6rarchisation
des m6tiers dans l'esprit de l'intellectuel 6migrd, une des s6quelles
du colonialisme en Afrique.

Toutes les professions qui obligent ceux qui les exercent
d garder un contact avec la terre ou avec tout mal6riau susceptible
de salir les mains (c'est-d-dire les travaux manuels en gdn6ral) sont
d6valoris6s :

p. 166 < Les trois carridres qui excitent la convoitise des jeunes
6coliers africains et leurs r6ves de gloire sont celles des hommes
de Loi, d'Eglise et de Sciences. Les gens de Loi parce qu'ils ont
entre les mains la libert6 de chaque individu, le pouvoir de lui
dviter la prison ou de l'y faire mettre, et de surcroit te privildge
de tenir tdte aux autorit6s sans courir le moindre risque. Les gens
d'Eglise parce qu'ils incament la puissance divine et de ce fait
suscitent la v6n6ration: dans un village, leur anathdme fait plus
de ravages qu'un bombardement.

Aprds avoir tatd du Droit, Durandeau avait choisi m6decine
parce que non seulement elle procurait respect et admiration mais
parce que, toujours en dvolution elle donnait d celui qui la pratiquait
une aur6ole plus modeme. >

Une constante i ces trois m6tiers: le ddsir d'en imposer aux
autres, les compatriotes, et d'6galer l'< Autre >, le colonisateur.
C'est la principale motivation du choix fait par les personnages
d'A. LoBA. Ces professions devraient, pensent-ils, leur permettre
de se hisser au rang des < Blancs >, de rdpondre d leur image,
d l'image du colonisateur imbu de son pouvoir, de sa < supdrioritd >
d'ot la profusion de substantifs oir l'on retrouve l'idde de prestige,
de gloire : < gloire ), ( puissance > renforc6 par le verbe << incamer >,
< v6n6ration ), ( respect >, < administration >, < aurdole >.

Cette hi6rarchie des m6tiers est en partie impulable d la colonisation
qui, par le biais de l'enseignement dispens6 dans les dcoles

Ecole et religion ...
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< indigdnes ) a mis surtout l'accent sur les disciplines litt6ratres au

ddtriment des disciplines scientifiques, celles-ci 6tant r6servdes

d l'6lite occidentale, ce qui explique qu'actuellement les professions

technico-scientifiques soient rest6es I'apanage de ['Occident. Mais
cela, aucune page du roman ne le dit.

Cette 6tude des professions qu'espdre exercer un jour
la jeunesse africaine pr6sentde par A. LoBA, < grdce > d l'acquisition
de la langue frangaise nous permet de dire que le perfectionnement

de la langue frangaise ir laquelle ces personnages aspirent n'est
qu'un facteur de la politique d'assimilation culturelle, facteur
rdvdlateur de leur alidnation culturelle. Cette alidnation sert e plus

long terme les intdrOts des colonisateurs car < elle d6forme chez les

exploit6s la vision des faits dconomiques et les emp6che de penser

en termes conscients de classe. >7

Dans le roman d'A. LOBA, l'6cole dtrangdre est donc un obstacle

d la prise de conscience de l'intellectuel colonisd (Gand, p. 14:
< L'6cole t'a rendu ignorant >).

Kocoumbo continuera jusqu'd la fin du roman i voir le monde

avec les ailldres coloniales. Il ne pense plus en Africain
authentique mais propage les id6es qu'on lui a inculqu6es d l'6cole
6trangdre.

Son s6jour d l'dcole 6trangdre de la mdtropole lui a enseign6

une autre religion < la religion du progrds > d laquelle i[ ne peut

se convertir qu'en reniant celle de ses ancetres mdme s'il donne

parfois la preuve qu'il tient encore aux valeurs de son enfance
(il invoque encore les dieux, superstitions. . . ), deux religions bas6es

sur deux modes de connaissances diffdrents :

- Occident : << mode de connaissance discursif >.

- Afrique : < mode de connaissance qui est union et harmonie

avec la nature >8.

A la fin du roman, il retoume en Afiique avec l'espoir de faire

sortir son pays du sous-d6veloppement en I'amenant d se mettre

d < l'6cole de I'Occident ). Attitude qui r6vdle l'iddologie
assimilationniste sous-jacente au roman :
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< On s6lectionnait des adolescents, on leur marquait sur
le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur
fourrait dans la bouche des baillons sonores, grands mots priteux
qui collaient aux dents; aprds un bref s6jour en m6tropole, on
les renvoyait chez eux. truquds. >'

.lrldologie qui eclaire le conditionnement du jugement des
6litesr0 appeldes d tenir le gouvemail de la destin6e de leur nation
nouvelle. Cette destin6e se revdler4 dans les productiors fictionnelles
ult6rieures, probldmatique, marqu6e par des turbulences obligdes
et riches d'inspiration cr6atrice.
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1966.
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