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Pour Jean-Marie Adiaffi, et tel qu'il l'envisage dans sou roman La

Carte D'ldentitd (1980), l'Afrique d'aujourd'hui se doit de porter un

regard introspectif sur ses valeurs culturelles et civilisationnelles Bien

que l'auteur situe son action en pdriode coloniale, son intention est de

poursuivre le d6bat sur les civilisations, qu'il estirne toujours d'actualitd'

Pour lui. I'Africain n'a d'autre issue que de rdcup6rer les ressources de

son patrimoine culturel et spirituel, pour ainsi faire reconnaitre ir I'autre la

force et Iajustesse de sa vision du monde.

Point de dialogue sans vis-i-vis et sans poldmique, donc: Adiaffi

fagonne pour ce faire un discours post-n6gritudiste oir se mdlent invectives'

railleries et formules sacrdes pour ddmontrer d l'autre, qui ue cesse de le

rabaisser, et sa socidt6, qui doit croire en elle-m6rne, que l'Afrique a les

moyens de se (re) construire.

Mais ce discours univoque' si anti- h6gdrnoniste et si africaniste qu'il

soit, r6vdle des non-dits, des zones culturellemenl eI socialement "sensibles"

que l'ironie, la caricature et le plaidoyer sur la sagesse africaine ne peuvent

compenser entidrement.

De fait la (carte d'identit6)retrouvde dans le roman est-elle celle qui

correspond aux rdalit6s africaines ?

Jean- Marie Adiaffi, 6crivain ivoirien n6 en 1941, doit son succds

principalement i son roman La Carte d'ldentit6', paru en lg80 Donnant

autant de place ir la narration qu'au discours et ?r la pol6mique, I'auteur

invite dans ce livre a une rdflexion sur la situation de l'Africain, homme

condamnd par l'histoire 2r se red6finir dans son espace et dans ses repdres

identitaires. Dans la syrnbolique du titre, transparait en filigrane la question

de savoir ce que doivent 6fie les valeurs fondamentales de l'Afrique actuelle'

au- deld des influences occidentales subies'

Il n'est donc pas surprenant que l'auteur organise son rdcit sur le mode

de la qu€te identitairc, pour ainsi d Ia fois rnettre en relief les effets distructurants

du coionialisme sur le tissu socio- culttrrel africain et aussi inciter i la

reddcouverte et a la r6appropriation du patrimoine traditionnel, tout cela

se situant dans une logique post- n69ritudiste'

* paris, Hatier. 1980. Toules les citations (dont les pages sont indiquees dans le tcxte) se rdltrcnt

ir cette 6dition. Adiaffi a dgalement publit un recueil dc podrres en prose D'€clairs et de

foudrcs : chants de braisc pour une libeni en flammes' Abidjan' C E D'A' I980'
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En toile de fond, la colonisation fonctionne ici comme facteur de

d6stabilisation et de rejet de toute notion d'identitd et de legitimitd nationale

chez I'autre. C'est ce quijustifie ici pour l'auteur une remise i l'honneur

de tout ce qui caract6rise en bien le mode de vie ancestrale des siens,

Ce faisant, il emploie une dcriture originale, audacieuse et percutante, oi
le fantastique et le surr6aliste se c6toient, et nous transportent d'un lieu ir

l'autre dans une Afrique autre, spirituellement riche, mais qui a en elle les

ressources, la vigueur et l'6thique d'une civilisation viable. Nous tenterons

ici d'en saisir les contours, tout en mettant l'accent sur l'aspect pol6mique

du message d'Adiaffi.

Sigralons d'emblee que [,a Carte d'ldentitd ne se situe pas dans le contexte

de la post- ind6pendance, et n'implique pas directement un questionnement

sur le devenir des nouvelles soci6tds africaines, bien qu'il ait paru une

vingtaine d'ann6es aprds les inddpendances.

Il nous renvoie plut6t i un dialogue des cultures empreint de poldmique

dans un cadrc encore colonial, of chacun des deux protagonistes, l'administrateur

blanc qui d6tient tous les pouvoirs et le chef africain subalterne, ddfend

ses valeurs et les justifie.

Mais, nous interrogeons-nous, ce debat suscite-t-il encore un r6el

int6r6t auprds du lectorat africain, plut6t attird par une litt6rature proche

de ses intdr6ts immddiats? Dans Ie pass6, i la suite de Senghor, des

conteurs, podtes et romanciers ont de manidre substantielle contribud au

sujet, en chantant les louanges d'une Afrique pleine de sagesse, d'dmotion
et de spiritualit6. Les ceuvres plus r6centes, par contre sont pour la plupart

en prise directe sur les r6alit6s socio- politiques de I'Afrique post-coloniale,

et parfois remettent en question les structures sociales traditionnelles (par

exemple, le roman de Sembdne Ousmane, Le dernier de I'empire, fait une

satire fdroce de la N6gritude et celui d'Aminata Sow Fall, La grdve des

battus, s'attaque au patriarcat au S6ndgal). Adiaffi ne mdne-t-il donc pas

un combat d'arridre-garde, et ne va-t-il pas d contre-courant des questions

actuelles pour s'enfermer dans un pass6isme contre-productif ? Certains

critiques n'ont pas manqu6 de le signaler. Albert Gdrard, notamment,

remarque i propos d'6crivains tels qu' Adiaffi :
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"On peut capter (chez eux) des 6chos post-n6gritudinaux de la grande

revalorisation de l'Afrique, de ses traditions, de ses cultures, et on peut
trouver les reflets d'un anti- colonialisme d6suet"l.

L'objet d'Adiaffi, c'est prdcis6ment d'aborder cet ensemble de thdmes
qui, pour lui, doivent €tre pris en charge par le propos philosophique
aussi bien que par le verbe. C'est ce qui fait dire i Pius Ngandu Kashama,
dans son livre Litt6ratures Africaines de I 930 i nos jours :

"Malgr6 le thdme souvent ressass6, i savoir la quete de l'identit6
culturelle d l'6poque coloniale la plus assimilationiste (dans tous les sens

du terme et mCme physiologique) malgrd la volontd d'une authentique

libdration nationale, Adiaffi a voulu rendre a son ceuvre le sens d'une
parole cr6atrice"2.

Eileen Julien, pour sa parq signale le caracGre metony,rnique et philosophique

de l'ceuvre3 dans la mesure of elle contient, par deli ses reprdsentations

esthdtiques, oir la satire et le verbe traditionnel s'entremelent, un plaidoyer

pour un renouveau culturel africain puisant aux sources. En effet. pour

l'auteur, le thdme se justifie par la ndcessit6 d'affirmer son inddpendance

culturelle, faisant 6cho en quelque sorte d Fanon qui affirmait qu'aucune

libert6 r6elle en Afrique ne pouvait s'obtenir sans un affianchissement
culturel.

Il s'agit bien de lire ici le rdcit comme discours, et non, comme
histoire d proprement parler, par refdrence aux deux principales catdgories

de r6cit identifides par Todorov4, et oi l'auteur s'installe sur Ie devant de

la scdne, de par la fonction didactique qu'il semble confdrer a son texte.

Dds les premidres pages, la dimension civilisationnelle de l'Afrique est

abord6e: l'Africain M6l6dounan est convoqud par I'administrateur Lapine,

commandant de cercle, et mis sur la d6fensive. Il doit essuyer les agressions

et insultes que lui adresse le commandant i propos du vide historique et

culturel de l'Afrique qu'il repr6sente en qualitd de chef coutumier. Il est

somm6 de produire sa carte d'identit6, mais celle-ci a myst6rieusement

disparu : aucun moyen donc de montrer ce qu'il est et ce qu'il reprdsente.

On apprendra plus tard que c'est le Commandant Lapine Iui-m6me qui a

subtilisd cette carte.
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On comprend dds lors que pour l'auteur, l'identitd africaine est encore

ir prouver, le colonisateur ne lui ayant jamais r6ellement donnd l'occasion

de Ie faire. Car qu'en pense l'occupant, si tant est que Lapine soit une

incarnation pure de l'iddologie coloniale ? Il est convaincu que l'identitd
africaine ne peut se concevoir sans :

<La mission civilisatrice. la generositi infinie de la France, (qur croit
en) son devoir d'apporter au monde entier la plus brillante civilisation
que l'histoire aitjamais connue.> (p.21).

De surcroit, le commandant revendique son ignorance de la culture eI du

savoir de ses administrds noirs. Ainsi, il n'iprouve qu'indifference et

d6sinvolture vis-d-vis de Mdlddouman, poufiant repr6sentant de son peuple :

Il sait vaguement que M6l6douman est le prince hdritier du tr6ne.

Mais avec le mdpris royal -c'est le cas de dire- que le Commandant

Lapine affiche envers la culture, envers la tradition, envers les croyances ,

les coutumes, I'histoire, I'identit6 culturelle noires, qu'est-ce ce que cela

peut lui faire, que Mdlddouman soit prince ou pas? (p. 22)

Ainsi donc, cette ignorance 6quivaut i un effacement pur et simple

de toute tradition et de toute forme d'organisation sociale auxquelles

I'autochtone a pu prdtendre. De fait, c'est l'adrrinistrateur qui red6finit
les comp6tences, puisqu'il est seul ir d6tenir la force et le pouvoir:

"Que tes anc€tres roitelets fussent souverains du passd et ddtenteurs de

toute legitimitd, ce n'est pas rnon probldme (...) Regarde les chaines ir tes

pieds, les menottes d tes poignets, et les gardes autour de toi : cela doit te

suffire pour comprendre que le pr6sent, lui, m'appartient totalement,

absolument. sans panage"(p. 3 l).

En enfermant I'Europ6en dans un discours subjectif, crisp6 par des

affirmations de rejet rdit6rdes, le romancier veut traduire l'arrogance et

l'hyst6rie dominatrice de l'Occident, lequel ne peut justifier sa pr6sence

en Afrique que par la negation de I'autre:

"Qu'est-ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien

Qu'est-ce que vous dtiez avant nous ? Rien ! Rien I

Qu'est-ce que vous connaissiez avant nous ? Rien !Rien !

Vous n'aviez rien, vous ne connaissiez rien. Voild lu viriti. C'est
pourquoi nous avons pu vous coloniser. Un vide. Un grctnd vide. Un goufre
profond " (p.33).
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La longue tirade ndgativiste du commandant se poursuit, ponctude par
des <vide>, de <rien>, des <sans>. Nul doute qu'i travers lui, c'est une
Europe mdprisante, mais qui toutefois condescend d venir en aide i une
Afrique indigente d tout point de vue, c'esl le racisme et le patemalisme
de l'Occident formulds en quelques phrases, depuis Gobineau jusqu'aux
ecrits de Ldvy-Bruhl et de Mannoni.

Les schdmatisations, les poncifs et les sterdotypes sont bien s0r
pr6sent6s de fagon hyperbolique, et fonctionnent de maniere a mettre en
relief et caricaturer l'ineptie de leurs auteurs. Par cette technique,
l'oppresseur est ainsi privd de dignitd dans l'expression, comme il l'est
aussi dans I'apparence. Du reste, la satire et la caricature viennent au

secours du romancier dans ses descriptions : Lapine est afflig6 d'un corps
trapu, (court sur pattes), il a (une petite tCte d'oiseau rapace et des yeux
de chouette>.De plus, le petit peuple lui a ddcernd une <m6daille de
ddshonneun et attribu6 des surnoms de ddrision: Assi6 Bosson, signifiant
(m6chant gdnie de la for6b; Lokossud, voulant dire <fdtiche cruel); et
Kakatika, mot e consonance scatologique mais se traduisant par (monstre
g6ant>. L'humour ici est g6n6rd par des signifiants traditionnels de
I'ethnie agni, ainsi qu'on le note aussi pour le garde africain, faisant
fonction de collaborateur, et dont le nom Gnamien PIi signifie < gros
dieu >.De plus, son surnom insultant de garde floco (homme non
circoncis) implique par mdtonymie la brutalit6 et la sottise. L'6l6ment
de f6lonie et de reniement des siens lui est 6galement associ€ par le biais
de la ddrision.

Avec les m6mes rdfdrents agni, Adiaffi met les colonisateurs dans les

situations les plus cocasses. L'6pisode de la voiture du commandant qui

refuse de partir doit sa dr6lerie d l'influence des esprits. A l'explication
rationnelle chdre d l'esprit cart6sien, Adiaffi substitue l'action d'une force
punitive gdndr6e par la cosmogonie agni, et transmise ici par le d6roulement
de la danse d'une procession de femmes nues i l'effet de fertiliser et
purifier la terre souillde par l'occupant.

L'6glise frangaise est pareillement malmen6e, de par les agissements
grotesques de son reprdsentant ddpravd, le pdre Joseph. Celui-ci ne se

contente pas de brirler les fdtiches, il fait aussi (rdcolter les statuettes

sacr6es) sous couvert de les soustraire aux croyances autochtones.
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La ddmystification des prosdlytes zdlds est consommee quand le pdre Joseph

s'avdre Ctre membre d'un vaste r6seau international de trafic d'objets
sacr6s. Li encore, la force spirituelle agni intervient pour r6tablir I'ordre
traditionnel et la justice. Et c'est Abl6, l'initiatrice et gardienne ldgitime
du territoire, qui rdcupdre dans l'6glise les objets vol6s de l'ile sacrde, et
qui fait possdder le pdre Joseph par les gdnies jusqu'e ce qu'il (entre en
transes> (p.87). Cet eccl6siastique est ici comparable au pere Le Guen de
Mongo Beti dans Le roi miraculi). En territoire colonial, Ies principes
moraux de Le Guen se diluent aussi, notamn')ent dans ses manidres
brutales et contraignantes de christianiser Ies Africains.

Adiaffi toume dgalement en d6rision le dieu chritien, le Dieu qui a

fait le monde en sept.iours, mais qui a mal congu Ia ville de Bettid, tant la
misdre des autoclttones y est grande. Notons I'ironie caustique des

remarques du narrateur :

Il (Dieu) doit recommencer comme Sisyphe. Recommencer d zdro le
jeu mysterieux, aride, absurde de la crdation du monde. Cette fois, plus de
pr6cipitation, plus d'improvisations, pas de ddcisions h6tives; l'enjeu est
terrifiant. La cr6ation de l'homme crdateur. La libertd de l'homme, lajoie
de l'homme (p.19).

Ainsi, des libertds sont prises avec cette religion pour la ddmystifier.
Son dieu -faillible- est en quelque sorte pris en ddfaut et pri6 de parfaire
sa cr6ation.

Cette d6rision va de pair avec une libertd d'emploi de l,dcriture qu,il
convient de souligner. L'expression est rebelle, iconoclaste, subversive,
comparable d celle d'Ahrnadou Kourouma dans Lc soleil des inddpendances6,
dont Adiaffi se r6clame. Mais ici, par contrasre avec Kourouma, les
attaques sont presque exclusivement r6serv6es d l,homme blanc. Notons
le ton poldmique qu'emploie M6lddouman pour s,en prendre aux
positions hdgdmonistes de l'Europe en matiire de pensde :

"Votre verbe dtait le verbe crealeur, le verbe divin qui tirait toute
chose des tdnibres. Vous itiez l'essence de la vdrit6, de la revelation
divine. La blancheur de yotre peou itait lo v(:rite du morule, l'immaculde
conception... Mois aujourd'hui, vous Ates pdles, malqdes. Vous Arcs yiew.
Vous radotez" . (p.44)
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L'opprim6, le colonisi. prend en quelque sorte le relais de l'6crivain

pour ass6ner des vdritds d6valorisantes e son oppresseur, et le faire douter

d propos de principes et valeurs qu'il pensait les plus indiscutables. Cette

libre expression utilis6e par l'artiste- intellectuel africain pour s'adresser

ir la <mdtropole> a 6td approuv6e notamment par l'dcrivain et essayiste

k6nyan Ngugi wa Thiong'o. Celui ci salue la volontd de nombreux

auteurs africains de reprendre ir leur propre compte la langue de l'autre

pour s'en servir contre lui, et d6clare en substance :

L'6crivain a revendiqud son droit d'utiliser la langue du maihe colonial

d'autrefois comme il le voulait. Aucune excuse, aucune justification

i fournir. Le Caliban du monde colonial a regu des langues europ6ennes

et ilentend bien en faire usage pour confondre l'ancien maitreT.

Des images audacieuses, oniriques, puisant dans le sun6alisme fagonnent

ce message polimique, faisant r6f6rence principalement i Ia <souillure>

de l'Afrique, et par implication, son aliination. Comme le souligne Boussad

Saim dans un excellent mdmoire de Magister sur le roman d' Adiaffi8, la

rdcurrence de termes tels que (traite), <viol>, <blessure), ( castration )
et <souillure> sont les isotopes qui marquent le chaos d'une Afrique

d6moralisde, vidde de son contenu historique et culturel. La ndgation de

l'6tre africain- mdme est symbolisde par le nom M6l6douman, <je ne sais

plus mon nom>.

On peut s'arr6ter sur la notion de viol, trds connotde chez l'auteur, et

associde d l'histoire de son peuple, dont les terres ont et6 prises de force

par l'occupant blanc. Elle est trait6e notamment au chapitre 6, d l'occasion

de jugement de cas de viols chez lest indigdnes que doit rendre le

Commandant. Le procddd narratifi cet dgard, c'est I'inflation du discours

par la repetition de certains mots et une ecriture de d6lire comme amplificateus

des faits et situations, ce que certains critiques, comme S6wanou Dabla et

Eileen Julien semblent d6sapprouvere. Il n'en demeure pas moins que la

mdtonymie du viol est efficace, 6voquant une Afrique ecartelde et

bless6e. L'effet est particulidrement saisissant dans I'affaire du viol IIl,
accompagnd de meurtre de b6b6, et perpdtr6 par Kouam6, suite i un accds

de folie; ses paroles insens6es, incoh6rentes, traduisent la d6mence' Le

narrateur ne fait pas de Kouam6 un agresseur, mais a contrario une

victime dont la raison a 6t6 violentde :
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Un odieux violeur devenu fbu d cause d'un crime et d'un viol
insupportables. Kouamd 6tait affreux et pitoyable i voir. Avec ses yeux
hagards qui regardent on ne sait ot. Le monde absurde de la violence
peut- 6tre, le monde bestial de I'agression sans doute. Commentjuger une

personne dans un pareil 6tat ? Aussi ne le jugea-t- on pas. (p .55).

Ici transparait le sentiment que l'Afrique ne peut r6ellement Ctre tenue

pour responsable des errements et des exactions dont elle a pu se rendre

coupable, le processus colonial en 6tant le principal initiateur. Entendons

rn6me ici que l'Europe est ir l'origine du d6labrement et de la perte des

repdres moraux et culturels. Et le requisitoire de Mdlddouman s'en trouve
confort6 quand son auteur. mettant d contribution sa formation de

philosophe, invective un < pouvoir technique, policier et mililaire ) en

I'opposant au < droit ir la justice ,d la libert6, d la dignitd > dt ?r tout
Africain. Quant au malheur de sa race, I'auteur a recours d ces formules
sentencieuses pour I'expliquer :

"Si lu yeur assassiner irfailliblenent un peuple, si lu yeur le tuer de

science certaine.. ditruis sort tinrc, profane ses croyonces, ses religions.
Nie sa cuhure, son hisloire, britle tout ce qu'il adore (...) Que veut un peuple

qui ne sait plus interpriter ses ptopre.s signes (...) qui a perdu la
signifcation des ses propres mythes, de ses propres symboles ? Un dtranger
d lui-mAme. Un peuple qui a perdu sufoi en lui-nftme en son destin". (p.39).

Sont donc contenues et rditdrdes ici , sous forme pamphl6taire, les analyses

tiers- mondistes ddveloppdes notamment par Aim6 Cdsaire, Albert Memmi
et Frantz Fanon, selon lesquelles cette pratique d'affaiblissement de l'autre,
aux rdpercussions psycho-sociologiques 6videntes, entre dans une strategie
globale de dominationl0. Adiaffi, par ailleurs, fait un diagnostic s6vdre

des probldmes civilisationnels du monde occidental, s'inspirant probablement

du roman philosophique du Sdndgalais Cheikh Hamidou Kane, L'aventure
ambiguerl. Dans ce roman, Le Chevalier, musulman letb€, dit d l'adminish'ateur

Lacroix que I'Europe est entrde en d6cadence, de par son asservissement

au mat6rialisme et i sa n6gation du spirituel. M6l6douman, reprenant un

discours semblable, mais en plus agressif, declare au Commandant L,apine :

"La mort s'est emparde de votre immense corps senile (...) Au nom de
quoi entrainez-vous le monde entier dans cette tombe'? Au nom de quoi
imposez-vous au monde votre entreprise suicidaire?" (p.44).
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Rejetant symboliquement une culture qui selon lui ddtruit l'homme et

compromet son 6quilibre spirituel, Adiaffi charge son h6ros de retrouver
son identitd, et par li m€me, celle de son peuple, non plus par les signes

gaphiques propres au Europdens (la carte d'identit6), mais par ceux imprim6s

dans sa propre culture (signe de la recherche d'une ddsali6nation et d'une
affirmation de soi). D6jir, au d6but du roman, M6l6douman revendique sa

fagon de s'identifier en montrant sa scarification tribale :

"Sur cette joue, cette marque que vous voyez, c'est ma carte d'idendit6.

J'ai sur mon corps d'autres marques qui concourent i la m6me ddmonstration

(... ) Mon sang est ma meilleure identit6" (p.28)

Plus loin, il s'exprime par l'anaphore pour clamer son identit6 i l'aide

de ses repdres africains :

"ldentifid par I'histoire. Identifid par la terre, cette terre qui est sous

mes pieds, qui m'a vu naitre et qui sera ma demidre demeure. ldentifid
par le soleil qui est sur nos t€tes. l'immense ciel. Identifi6 par la population.

Qui dans ce royaume ne me connait pas?" (p.29)

Cependant, l'ceuvre ne prend sa dimension alldgorique v6ritable que

par <la qu6te initiatique,,l2 que le vieillard entreprend pour retrouver son

nom, et par implication celui des siens aussi, en investissant I'espace

culturel et historique dont il a 6t6 coup6, et pour redicowrir les lieux

et repAres culturels qui ont fagonni son univers et son mode de vie. Le

voyage de M6l6douman sous- entend une invitation faite i ses compatriotes

de se retrouver en retrouvant leur pass6 :

"Remonler patiemment le cours du tenps, d la recherche du temps

perdu. Jouer au Sherlock Holmes de I'Hisloire, de la mimoire, du destin.

Aujourd'hui commence la semqine sacrie. C'est avec toi que je
commence ma recherche. La recherche sacrle de ma carte d'identiti
perdue". (p.67)

La praxis de ce retour i soi, c'est pour le heros de (re) trouver les

ressources ndcessaires d son propre 6panouissement. ll s'agit d'en faire

l'inventaire tout au long de la semaine sacrde de huitjours <du Calendrier
d'Annoh Ass6man, Ie calendrier mill6naire, le calendrier ancestrabr (p.70).

C'est sur ce calendrier traditionnel, autre signe identitaire mis en valeur,
que se base le protagoniste pour son <arch6ologie du savoin agni. ce qui

en soi est le premier pas dans la bonne direction de cette quete rituelle.
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Si donc dans la premidre moitid du roman prddominent l'anecdote
comique ou satirique et la caricature pour souligner les injustices, des

techniques plus modemistes prddominent dans la seconde. Ainsi, les

genres sont m6lang6s, les interrogations et les suppliques du h6ros sont

notamment rendues plus poignantes par des passages en vers libres,

comme celui of le vieillard s'adresse d l'anc€tre fondateur pour lui dire

son d6sarroi :

Le blanc me demande rna carte d'identitd
Mon frdre Anoh Asseman.

Il faut que je la retrouve.

C'est une question de vie ou de mort.

Mon frdre Anoh Asseman

Me voici
Nu
Aveugle
Torturd
Accabl6
Le fer aux pieds

De lourdes chaines

Des chaines enragdes

Des menottes

Des scies pestif6rdes

A mes poignets sanglants

A la recherche de ma carte d'identit6 perdue. (p.61)

L'onirisme et le surrealisme sont utili#s comme supports de la symbolique

de la qu6te. Nous apprenons que M6l6douman perd la vue, ce qui
repr6senterait le d6sarroi moral de l'Afrique; il ne peut poursuivre ses

recherches que grAce i Ebah Yah, sa (petit€ fille fdconde>, -indication
d'un avenir plus prometteur pour la soci6t6; son univers devient cauchemardequg

sa maison disparait, signe de perte des repBres culturels; la veuve qu'il
rencontre sur son chemin lui apprend que son mari s'appelait M6l6douman,
et donc sa pr6sence sur terre devient absurde: voir ici peut-6tre un
imp6ratif de relier constamment le pr6sent au passd pour p6renniser ses

valeurs; il traverse un champ d'immondices et d'excr6ments, signe de

misdre et de tulpitude dans le royaume; enfin, la pluie que les deux marcheurs
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r6clament et qui enfin survient, semble annoncer la purification et le

renouveau tant souhait6s. Par ailleurs, la description des lieux sacrds

visitds refldte une volont6 de r6cupdration de tous les fragments 6parpill6s

d'une cullure vioble. mais A reconstituer. A l'occasion de la visite du

sanctuaire sacre du tr6ne, le boubou du grand-pdre de M6l6douman,

Bdni6 Kouamd, exposd comme objet i v6n6rer, prend une signification
particulidre. Il est signald pour avoir appartenu d un grand rdsistant

contre l'avanc6e coloniale en Afrique, eI prend valeur de symbole de

courage et de dignitd :

Avec ce boubou, rapporte l'histoire, il pouvait d'une part se rendre

invisible aux ennemis, et d'autre part passer au travers de toutes les

fusillades, surtoul les plus furieuses. Ce n'est pas une l6gende, ce sont des

faits qui se sont r6ellement passds; puisque ce boubou est conservd

comme une relique, il doit y avoir une raisott (p.140).

C'est par cette sdrie d'dldments symboliques que l'auteur entend

exprimer son souhait d'un renouveau africain passant par une reconnaissance

et une r6cup6ration des valeurs identitaires. Au terme de la qu€te (et en

mCme temps enqu6te), le fait que Mdl6dournan retrouve sa carte d'identit6,

et recouvre la vue aussi, ouvre des perspectives de renouveau et d'espoir.

La position d'Adiaffi s'inscrit sans conteste dans une logique de

Ndgritude (totale), c'est d dire a la fois historique (C6saire) et crrlturelle

(Senghor), et c'est ce qui constitue sa particularitd : l'homme noir ne doit

eprouver aucune gene a accuser son oppresseur et i contester son message

de <progrds>, mal916 ses ind6niables percdes scientifiques et technologiques

; en paralldle, il est appeld ir se red6finir dans son univers, en privil6giant

les valeurs authentiquement africaines. Adiaffi fait euvre d'iddologue,

mais aussi d'<ethnophilosophe, pour reprendre l'appellation de Martien

Towa. Celui-ci justement exprime son d6saccord sur une position tendant

vers la tradition qu'iljuge pass6iste. Si pour l'Africain nostalgique de son

pass6, il est parfois agr6able de <retourner aux sources) et <prendre un

bain de jouvence>, il convient surtout d'avoir une appr6ciation synchronique

des r6alitds africaines. Towa 6crit en effet: <la ndgritude senghorienne et

l'ethnoph ilosoph ie qui cherche d la prolonger entretiennent l'illusion que

l'Afrique pourrait apporter un'suppldment d'ime'>rr. Selon lui, il est

imp6ratif de poursuivre> la qu6te des voies et moyens de la puissance
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(technologique) comme indluctable condition de notre libert6>la. Ainsi,
pour Towa comme pour d'autres penseurs de gauche dans sa lign6e

(Paulin Houtondji, Stanislas Adotdvi, etc), les soci6t6s africaines ne

forceront le respect que si elles parviennent d s'illustrer dans les domaines

de la science et de la teclnologie, et ainsi rejoindre le monde occidental

sur ce terrain. On peut penser en tout cas qu'Adiaffi se limite d une vision

d'enfennement sur soi et sur son pass6, et rcjetant toute forme d'enrichissemeut

culturel provenant d'autres horizons.

En conclusion, le roman d'Adiaffi progresse au nloyen d'une prdsentation

symbolique de situations qui ont sans aucun doute caractdris6 1'histoire

de son pays, et de I'Afrique en g6n6ra1. C'est par le procddd de l'all6gorie
qu'il <r6vise> avec v6h6mence I'iddologie coloniale, de m6me qu'il
reprend -avec peu d'originalit6- les thdses d'aprds- guerre valorisant la
culture de ce continent, marqu6es chez les francophones par la Ndgritude.
Si rien de novateur n'apparait dans le message de ce romancier, on notera

cependant un usage peftinent du motif de la qu6te initiatique et mystique

menant )l une red6couverte de l'identit6 africaine. Le mode all6gorique
permet dgalement i l'auteur d'intervenir avec force pour insister sur la
n6cessitd de faire l'inventaire des valeurs africaines, et de mettre en avant

un systdme de pensde qui privil6gie I'humanisme et l'esprit communautaire.

tel qu'il a 6t6 promu par les tenants de la Nigritude, sans toutefois relier
cette nigritutle it la < ciyilisation de I'uniyerselr, cftDre d Senghorl5.

ArI\ sources des valeurs ...
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