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IAII nMy"" l'evolution clr la "eation littcr,;<e to Mtiqur ["'ncuphonr
constitue non seulement un regard' critique vis-a-vis des themes
developpes par des ecrivains durant pres d'un siecle mais aussi un

exercice qui prend en compte le rapport entre le createur et la langue
d'expression. En effet, si nous prenons simplement en guise d'exemple les
propos tenus par nos trois ecrivains par rapport a la langue franc;:aise. Nous
aurons la grande admiration de Senghor :

Le franc;:ais, ce sont les grandes orgues qui se pn~tent a tous les
timbres, a tous les effets, des douceurs les plus sauvages aux
fulgurances de l'orage. 11 est tout a tout et en meme temps, flute,
hautbois, trompette, tambours l .

Alors que pour Sony Labou Tansi :

J'ecris en franc;:ais parce que c'est dans cette langue-Ia que le peuple
dont je temoigne a ete viole. Je me souviens de ma virginite. Et
mes rapports avec la langue franc;:aise sont des rapports de force
majeure oui, finalement. 11 faut dire que s'il y a du franc;:ais et de
moi quelqu'un qui soit en position de force, ce n'est pas le franc;:ais,
c'est moi. Je n'ai pas eu recours au franc;:ais c'est lui qui a recours a
moi2.

Senghor, L.S., « Negritude et Humanisme " Liberte Ill, Paris: Seuil, 1964:
167.

2 Labou Tansi, 5., « Un citoyen de ce siecle » Equateur, nO 1, 1986: 30.
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Entre ces deux posItIons, Ahmadou Kourouma a reussi a ecrire
I'Mrique en fran<;:ais. 11 a su injecter dans la langue fran<;:aise des realites
intraduisibles car pour lui « la litterature, ce n'est pas la langue3. » Ce qui
fait d'ailleurs que son heros dans Allah n'estpas oblige, utilise le fran<;:ais a. la
maniere malinke.

Ainsi lorsque noilS parlons de passer le flambeau, il s'agit bien
evidemment de se situer par rapport a. un parcours historique qui permet
le passage d'une etape a. une autre sans etablir une rupture tranchee mais
en preservant le sens de la continuite. 11 s'agit en fait de la rupture dans la
continuite. Ce mouvement de renouvellement d'energie intellectuelle et
creatrice repond a. un besoin de changement de rythme, fruit d'un contexte
socio-historique particulier.

En tant que mouvement litteraire, la Negritude definit une maniere de
s'exprimer suivant un contexte historico-social bien indique. Elle suggere a.
la fois une prise de conscience, une remise en question, une revolution, une
rupture et une identite alors que la litterature en mouvement est une force
qui gouverne la litteraire face aux frustrations et aux situations de malaise..
11 s'agit d'une vive reaction face a. une realite completement delabree et
dephasee. 11 est question d'une realite qui n'a pas su livrer les attentes
annoncees. C'est la situation chaotique que vit la postcolonie, c'est-a.-dire
comme l'ecrit Achille Mbembe, « period that is far from being uniform
and absolutely cannot be reduced to a succession of moments and events,
but in which instants, moments, and events are, as it were, on top of one
another, inside one another'. » Ainsi, face a. cette situation de desordre,
c'est une ecriture dechalnee qui se met en mouvement. Lecriture
senghorienne n'etait pas dechalnee, elle s'installaitou simplement prenait
place dans I'histoire alors que pour Kourouma et Labou Tansi, la litterature
doit pouvoir se liberer totalement.

Par rapport a. la negritude premiere, celle d'aujourd'hui possede une
agressivite provoquee par de longues annees de domination. La negritude
est donc changeante, elle possede une dimension historique que Senghor
n'explicite pas, mais dont il est conscient. Avec la Negritude, il s'agit de
s'affirmer et d'affirmer I'identite negre.

3 Ahmadou Kourouma, Interview aRH, le 5 septembre 2001.

4 Mbembe, Achille, On the Postea/any, London: University of California Press,
2001 : 242.
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Senghor

Dans Ce queje crois, Senghor deflnit la N egritude comme « l'ensemble
des valeurs de la civilisation noire5. »

Il importe de saisir la poesie de Senghor comme un moment
important de liberation. Elle tient a liberer des contraintes et a deflnir et a
etablir une identite negre. Limagination poetique aura donc permis a la
Negritude d'envisager une realite hors de la realite de l'epoque contre
laquelle le mouvement s'opposait.

Il defi.nit deja sa negritude avec des mots forts et tres engageant :

Ma Negritude point n'est sommeil de la race
Mais solei! de Lime, ma negritude vue et vie
Ma Negritude est truelle a la main, est lance
Au poing. Recade. Il n'est question de boire, de
Manger l'instant qui passe.
[... ]
Ma tache est d'eveiller mon peuple aux futurs flamboyants
Ma joie de creer des images pour le nourrir, 0 lumieres

Rythmees de la Parole!
(Elegie des Alizes)6

Lon saisit en filigrane chez Senghor, l'esprit de cevolte et d'affirmation
qui prendra corps dans l'ecriture en Afrique francophone. Il s'affirme et
s'engage.

Il promet de ne point « boire, de manger l'instant qui passe ». Il ne
s'agit pas d'etre simple temoin de I'histoire, il faut saisir les armes a sa
disposition pour se lancer dans ce combat d'affirmation de soi. Il prend sa
« lance au poing » car sa tache, reconnalt-il, est « d'eveiller son peuple aux
futurs flamboyants ». Au fond, Senghor s'inscrit dans une lignee qui sera
celle de faire porter a la parole et a l'image le poids de l'identite. Il reussit
admirablement lorsqu'il injecte dans ses poemes des forces pour soutenir
l~s idees d'independances et de bonheur.

5 Senghor, L.S. Ce que je crois : Negritude, Francite et Civilisation de I'Universe4
Paris: Grasset, 1988 : 153.

6 Senghor, L.S. Elegies majeures suivi de Dialogue sur la Poesie francophone,
Paris: Seuil, 1979 : 13.
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C'est sur ce caractere fonctionnel de sa poesie que s'appuie Senghor,
car au bout du tunnel, il peryoit une liberation qui va au-dela de la simple
contemplation de la langue franyaise. C'est par la seduction et l'admiration
que Senghor est entre dans cette langue mais il a fini par mettre cette
derniere a son service. 11 a servi la langue en lui apportant un ton poetique
particulier. La poesie de Senghor s'inscrit dans un contexte social qui reste
et demeure fortement marque par des injustices, le silence et l'exploitation
dont est victime 1'homme noir. £lIe constitue l'expression artistique la plus
engageante et certainement la plus profondement engagee car elle seduit et
emporte. Les poemes senghoriens tout en exaltant les valeurs culturelles
africaines en franyais marquent un pas vers le depassement de la
confrontation entre la civilisation occidentale et la culture africaine. Ainsi,
fait-il parler la France et 1'Afrique :

Jusqu'en Sine jusqu'en Seine, est dans mes veines fragiles,
mon sang irreductible (<< In Memoriam », Chants d'Ombre)

11 y a une volonte d'appropriation lorsque le poete par un travail
d'association memorielle fait revivre 1'Afrique a travers un regard parisien.
Sine revient a l'existence culturelle par le contact visuel que le poete etablit
avec la Seine.

De meme, l'on trouvera dans un autre poeme, l'echo des souvenirs
d'Afrique en face de la presence europeenne :

Tout le long du jour, durement secoue sur les bancs du
train de ferraille et poussif et poussiereux
Me voici cherchant l'oubli de 1'Europe au creur pastoral
Du Sine
(<< Tout Le Long Du Jour» in Chants d'Ombre)

Et le celebt:e vers du poeme «Joal » :

Joal
Je me rappelle.
[...]
Quelle marche lasse le long des jours d'Europe Oll parfois
Apparalt un jazz orphelin qui sanglote sanglote sanglote
(<< Joal » in Chants d'Ombre)
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Presente comme le symbole de la reussite de la mission civilisatrice en
Mrique, Senghor a ete egalement ete au centre et meme en avant-plan d'un
mouvement litteraire et culturel qui a desavoue la colonisation a travers
une poesie qui exaltait les valeurs negro-africaines. Tout ceci malgre son
attachement profond aux valeurs de la grande civilisation franc;:aise.

Essentiellement, nous retrouvons dans le fond de la creativite
senghorienne, un reel besoin d'integrer les souvenirs heureux de 1'Mrique
dans la composition poetique en franc;:ais. I.:ecriture et la pensee
senghoriennes sont caracterisees par les elements qui demeurent presents
aujourd'hui dans la litterature africaine francophone. Mais il est vrai aussi
qu'il y a un depassement par rapport aux themes de la negritude.
I.:affirmation du Noir n'est plus au premier plan car le glissement vers
l'affirmation de soi dans un contexte de post-independance s'impose.

Kourouma

De Senghor a Kourouma : on passe de la poesie au roman. En effet,
l'ecriture de Kourouma demeure fortement marquee par une poeticite qui
prend corps dans le terroir meme de son Malinke natal. Autant Senghor
pour dire sa Negritude avait besoin de la langue de 1'Autre, Kourouma force
la langue de 1'Autre a rendre des realites qui etaient jusque-Ia etrangeres a
elle. Ces deux ecrivains sont to~s les deux francophiles - j'entends par la
leur contribution et non leur amour aveugle vis-a-vis du Franc;:ais - a des
niveaux differents. Ainsi pour reussir dans sa mission, Kourouma a eu
besoin d'apporter des innovations scripturales dans son premier roman Les
soleils des Independances. 11 est parvenu a faire plier la langue coloniale devant
les exigences de la source d'inspiration de son reuvre. « ]e tire mon
inspiration de 1'Mrique, des problemes africains, reconnait-il7 })

En s'appuyant sur 1'Mrique pour ecrire ses textes, Kourouma tient a
souligner les specificites qui fondent ce continent. 11 insiste : « 11 faut sauver
les mythes africains en les employant dans les romans. Chaque fois qu'un
mythe disparait, c'est toute l'humanite qui perd quelque chose. })

La rupture vis-a-vis du franc;:ais s'organise deja avec Les soleils des
Independances qui commence ainsi : « 11 y avait une semaine qu'avait fini
dans la capitale Kone Ibrahima, de race malinke, ou disons-Ie en malinke :
il n'avait pas soutenu un petit rhume ... }) 8 Le lecteur se trouve en face d'un

7 Interview 11 Radio France Internationale.

8 Kourouma, A, Ies soleils des independances, Paris: Seuil : 9.
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texte en franc;:ais mais n~ellement aspergee de la saveur malinke. Et du coup,
l'on voit Kourouma s'eloigner de la pensee et de l'ecriture senghoriennes.
Cet eloignement constitue aussi une distance car le flambeau se transmet
sur fond d'un contexte socio-historique caracterise par les independances
politiques des pays africains. Senghor cede le flambeau de la Negritude au
moment Oll la liberation est etablie et consacree avec les independances
tandis que Kourouma le saisit pour dire le malaise qui a suivi ladite
liberation. C'est veritablement avec Kourouma que l'on voit prendre forme
le paradoxe : liberation/malaise que cachent malles independances.

Kourouma saisit le fondement de la Negritude et ajoute une autre
dimension a la course vers le bonheur et la liberation. 11 s'eloigne de la
langue franc;:aise alors meme qu'il choisit de s'enraciner dans les valeurs
culturelles africaines. 11 s'eloigne de cette langue qui a permis de cadrer son
message, son combat et sa philosophie. C'est dire qu'entre Kourouma et
Senghor le rapport a la langue franc;:aise ne se vit pas de la meme maniere.

Dans un autre roman Allah n'estpas oblige, il y a la prise en compte du
rapport qui s'etablit a la fois entre le narrateur et la langue franc;:aise mais
aussi entre le lecteur et le discours litteraire. En plac;:ant au centre de
1'intrigue la situation combien actuelle et fortement triste des enfants
soldats dans les armees africaines, le texte de Kourouma pose la question de
la necessite et de l'incompatibilite des corps linguistiques dans le contexte
post-colonial. Au-dela de son contenu, c'est reellement un discours
symbolique de rejet vis-a-vis de la langue franc;:aise qui se lit sous la plume
d'Ahmadou Kourouma: « Suis p'tit negre. Pas parce que suis black et gosse.
Non! Mais suis p'tit negre parce que je parle mal le franc;:ais9. »

C'est par la langue, instrument (outil) de communication que
Birahima choisit de s'identifier. Et il se definit par une negation partielle et
nuancee. 11 n'est point par ce qu'il est, il est par ce qu'il n'est pas. Ce degre
d'appropriation de « parle mal le franc;:ais » lui donne une licence de
s'exprimer librement sans se buter a la rigidite des regles de la langue. Dans
cette demarche, il parvient a etablir des zones floues car Kourouma arrive
a nous presenter deux textes : 1'un est ecrit et 1'autre est dit. Tel est 1'univers
dans lequel Birahima taille son chemin pour l'affirmation de son identite.
Tout au long du texte, ce personnage central ne se definit point par ses
caracteristiques biologiques mais par son rapport a une langue mal
apprivoisee.

9 Kourouma, A, Allah n'estpas oblige, Paris: Seuil, 2000 : 9.
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C'est donc par la langue que Birahima entre dans le monde exterieur.
Il n'a pas peur de la detruire, illa met a son service et non le contraire. Il a
un esprit methodique particulier :

- la langue : ilIa parle mal
- l'ecole : ill'a quittee car elle ne sert a rien.
Il dit notamment :
« Lecole ne vaut pas le pet de la grand-mere parce que, meme avec
la licence de l'universite, on n'est pas fichu d'etre infirmier ou
instituteur dans une des republiques bananieres corrompues de
l'Afrique francophone. (Republique bananiere signifie appa
remment democratique, en fait regie par des interets prives, la
corruption) » 10

Lon saisit de la part de cet enfant-soldat une prise de conscience vis-a
vis du desordre instaure et institutionnalise par les adultes. De ce fait,
l'enfant-soldat cesse de s'inscrire dans le schema conventionnel de ce que
represente l'enfance en meme temps qu'il consacre la rupture linguistique
situee a la frontiere entre l'enfance et l'age adulte.

Ce texte a la particularite de reconnaitre la presence d'un corps etran
ger d'une nature etrangece. Tout le recit consiste en une lutte permanente
entre l'acceptation de ce corps et l'affirmation d'une identite. Ce qui
souleve bien entendu la question du rejet avec les consequences nuisibles et
devastatrices que cela implique. A partir du moment Oll l'enfant prend les
armes, cela entraine la remise en question manifeste de l'idee meme de
l'enfant. Un enfant soldat est un soldat qui a cesse d'etre un enfant. Le
terme « enfant» se definit ainsi par sa negation et par une procedure qui le
vide totalement de sa substance. Lenfant-narrateur soumet la langue
fran<;:aise aux realites capricieuses de l'Afrique des dictateurs et des guerres
civiles.

Considerant le texte litteraire comme un corps, la rupture linguistique
s'inscrit dans un cadre global de coexistence entre deux entites en lutte
permanente : le corps et la greffe. Ainsi, Kourouma n'a pas seulement
marque la rupture au niveau litteraire en 1967, il a bouleverse une certaine
idee de la langue et du discours pour toujours. La greffe discursive
constitue une experience de metissage, de rencontre qui instaure la mise sur
pied d'un ordre nouveau sur le plan de l'identite. Un aspect important de

10 Kourouma, A, Allah n'estpas oblige, Paris: Seuil, 2000 : 10.
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cette procedure greffale, c'est la recherche de l'harmonie entre deux termes
qui ferait surgir un troisieme dans lequel les deux premiers se recon
naltraient sans qu'il n'y ait de rejet. Or le discours deja. prend une certaine
distance vis-a.-vis de la langue.

Encore une fois, Ahmadou Kourouma vient de marquer I'Histoire en
etablissant une cassure, une rupture, un depassement des frontieres etablies.
11 vient de montrer que I'Mrique peut et devrait en fait se concevoir en
dehors des divisions fallacieuses et precaires telles que francophonie et
anglophonie. Autant, il tourne en derision le Liberia des Americains, il se
moque egalement des negres africains indigenes francophones qui disent
merde! putain! salaud! au lieu d'employer des mots malinke comme Faftro,
Gnamokode. Emprunter des interjections etrangeres pour exprimer des
sentiments comme la colere, le mepris ou I'impatience indique clairement
que I'idee de soi se noie tragiquement dans I'identite de l'autre.

Dans ce texte de Kourouma, la langue fran<;:aise - a. travers mots et
expressions - fonctionne comme une greffe qui contribue a. la survie du
recit de Birahima. Non seulement Birahima affirme qu'il n'est qu'un enfant
a. cause de son age, il affirme aussi qu'il ne l'est pas a. cause de ses
experiences : « j'ai tue beaucoup de gens avec kalachnikov et me suis bien
came avec kanif et les autres drogues dures 11 • » En effet, sans les greffes
imposes aux textes, on ne saurait veritablement saisir les nuances, le
message et la ponee de ce qui constitue l'element central du recit a. savoir
la question des enfants-soldats.

Sony Labou Tansi

Alors que l'Ivoirien Ahmadou Kourouma fait passer un discours
malinke en fran<;:ais, l'ecrivain congolais Sony Labou Tansi met la langue
fran<;:aise a. l'epreuve en la fissurant. Son premier roman La Vie et demie ne
se laisse pas dompter a." la premiere lecture, il constitue une creativite
narrative et un defi a. plus d'un titre. Les noms des protagonistes
s'imbriquent dans des denominations des lieux au point qu'il devient
difficile de percevoir une ligne droite et claire dans le deroulement du recit.
On comprend des lors que la creation litteraire de Sony Labou Tansi
constitue I'emergence de plusieurs rencontres et niveaux de signification.
Ce roman peint avec une violence rare la cruaute demesuree du regime
dictatorial du guide providentiel Matela-Pene Loango.

11 Kourouma, A, Allah n'est pas oblige, Pairs: Seuil, 2000 : 11.
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On se croirait facilement en face d'une ecriture qui abuse du verbe,
mais au fond ce sont les innombrables maux du monde qui epuisent la
substance du verbe, ainsi que nous le rappelle Sony :

J'ecris, ou je crie, un peu pour forcer le monde a venir au monde
[...] J'estime que le monde dit moderne est un scandale et une
honte, je ne dis que cette chose-la en plusieurs maux. 12

Ala sortie de La Vie et demie en 1979, les critiques ont reconnu certes une
rupture sous forme d'innovation par rapport a une ecriture africaine
traditionnellement lineaire et limpide. Lun d'eux ecrit notamment :

Cet ecrivain est manifestement en marge de la chose litteraire,
preferant batir son ceuvre loin de tout cet appareil un peu
terrifiant et a la longue sterilisant Oll les discussions n'en finissent
pas et Oll l'on sacre et sabre a qui mieux13•

Mais ont-ils reellement senti et saisi juSqU'Oll pouvait conduire cette
revolution? Ainsi a propos de Sony Labou Tansi, Celestin Monga ecrira :

le non-conformisme de son ecriture liberee et impudique, qui ne
s'embarrasse jamais de guillemets pour exprimer le quotidien [... ]
Les themes de Labou Tansi - les contradictions de l'Afrique
moderne - ne sont pas nouveaux. Mais ils font l'objet d'un
traitement particulier qui evite l'ennui au lecteurl4 .

Lauteur de La Vie et demie a non seulement bouleverse radicalement
le contenu du roman africain, mais il lui a aussi impose une forme a la
mesure de la violence de son message. Il faut des lors accepter que « les
problemes poses dans son ceuvre ont ete, certes, deja representes par
d'autres romanciers, mais la nouveaute reside dans le traitement artistique
que subit la realite dans son ecriture l5 • » Il s'agit d'une ecriture de la

12 Labou Tansi, S, L'Etat honteux, Paris: Seul, 1981 : 5.

13 Edouard Maunick, « Sony Labou Tansi : l'homme qui dit tous les hommes »

in Demain l'Afrique, nO 40, (19 decembre 1979) : 81.

14 Celestin Monga, « Sony Labou Tansi ou l'ecriture non conformiste » in ]eune
Afrique, nO 1217, (2 mai 1984) : 61.

15 Landry-Wilfrid Miampika, « Sony Labou Tansi : l'anti-modernite des Etats
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denonciation car le monde de Sony Labou Tansi se - devoile dans
1'isomorphisme a la fois entre l'ecrit et le cri, et entre les maux et les mots.
Lecriture devient ce moule qui donne une forme particuliere a une realite
ayant plusieurs facettes. Suivant une vision bien singuliere telle que definie
par Sony Labou Tansi, la litterature s'arroge un pouvoir de denonciation
loin du simple projet esthetique. Ainsi construit-il son ecriture :

Je regarde les rues, les places, le monde autour de moi. Le tout est
enveloppe de silence. Cela me donne toujours envie de crever le
silence. Spirituellement, cela est horrible de se taire devant
1'intolerable. Alars j'ecris comme on crie. 11 y a trop de silence en
notre monde. Crever le silence, c'est vivre. Le silence qu'impose
l'argent, le silence de 1'histoire, le silence qu'imposent les fusils ...
11 faut le tuer parce qu'il sera notre autorisation de respirer16.

Le combat contre le silence semble etre une preoccupation cardinale de
la creation laboutansienne. On ne peut s'empecher de percevoir un projet
destinea combler un vide. Lecriture de Sony Labou Tansi insiste autant sur

.ce qu'il faut denoncer que sur la maniere de le faire. C'est dans
l'avertissement de son premier roman qu'il donne sans equivoque la mesure
et les contours de ses objectifs :

Moi qui vous parle de 1'absurdite de 1'absurde, moi qui inaugure
l'absurdite du desespoir - d'Oll voulez-vous que je parle sinon du
dehors? A une epoque Oll 1'homme est plus que jarnais resolu a
tuer la vie, comment voulez-vous que je parle sinon en chair-mots
de-passe l ? ?

Loin de constituer une exception, la marginalite se presente comme
norme chez cet ecrivain congolais. 11 se definit non pas comme un « auteur
engage» mais bien comme un « homme engageant ». Avec lui, 1'ecriture
devient comme dirait Roland Barthes une fonction, c'est-a-dire qu'« elle est
le rapport entre la Creation et la Societe; elle est le langage litteraire

honreux ou la parenthese de la mocherie » in ColLoque Sony Labou Tcmsi et
Sylvain Bemba- (Corbeil-Essonnes : Ices, 1996) : 65.

16 Sony Labou Tansi, « Locataires de la meme maison » in Diagonales, nO 9,
(1989) : 3-4.

17 Labou Tansi, S, La vie et demie, Paris: Seuil, 1979 : 9.
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transforme par sa destination sociale, elle est la forme salSle dans son
intention humaine et liee aux grandes crises de I'Histoire I8 • »

Dans I'hommage qu'il lui adresse, Kadima-Nzuji releve que Sony
Labou Tansi :

depliait une ecriture faite de ruptures et de retournements, fandee
essentiellement sur l'invention verbale, l'emploi de nealogismes et
de verbes decales, l'acclimatation de la langue de creation a la
logique de son univers mental et affectif. Comme chez Kourouma,
l'ecriture romanesque de Sany consacrait la primaute des anachro
nies sur la linearite du recit, de l'emiettement sur I'homogeneite de
l'espace, de l'imaginaire sur la description realiste du vecu africain.
Elle laissait ainsi augurer un renouvellement profond du discours
romanesque africain19.

11 a ete demontre plus d'une fois que Labou Tansi a ete fort marque des son
enfance par la tradition Kongo. Comme l'ecrit Jean-Michel Devesa :

I..:horizon de Sony ignorait la rhetorique classique des genres et le
strict cloisonnement des spheres d'activite. I..:ecrivain se situait
resolument ailleurs : au carrefour de deux mondes, celui que lui
ont legue ses peres et celui que I'Histoire lui a impose20•

Dans son ouvrage intitule Sony Labou Ttmsi : Ecrivain de la honte et des rives
magiques du Kongo, Jean-Michel Devesa demontre que « toute sa vie, Sony
Labou Tansi a done crie (en kikongo looka) la honte de son pays en fran
<;ais, ce qui impliquait d'envouter (en kikango, loka) la langue de Victor
Hugo et de s'en emparer pour lui faire exprimer la detresse et l'humiliation
de son peuple21 • )} Ses rapports avec la langue fran<;aise s'inscrivent dans le
cadre d'une douce confrontation car il reinvente la langue qu'il considere

18 Roland Barthes, Le Degre zero de l'ecriture suivi de Elements de Semiologie,
(Paris: Seuil, 1953 er 1964) : 17.

19 Mukala Kadima-Nzuji, « Sony Labou Tansi rel que je l'ai connu », Presence
Francophone, nO 52,1998,9-10.

20 ]ean-Michel Devesa, « Le Kongo mental de Sany Labau Tansi », in Colloque
Sony Labou Ttmsi et Sylvain Ntari Bemba : 7.

21 ]ean-Michel Devesa, Sony Labou Tcmsi. Ecrivain de la honte et des rives
magiques du Kongo, (Paris: r.:Harmattan, 1996) : 324.
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plus comme une reference que comme un instrument de reverence. C'est
ainsi qu'il n'hesite pas a. affirmer notamment :

rai toujours dit que nous nommons les memes choses ... Quand
un Franc;:ais nomme un fleuve, c'est la Seine, c'est Garonne. Et ici,
la Garonne, c'est une riviere... Le Congo, c'est autre chose... Si
tous les' deux nous disons « fleuve », il y en a un qui ment. Alars,
moi, pour ne pas mentir, je suis oblige d'insuffier quelque chose au
mot, de le mettre dans un certain desequilibre... Et c'est voulu22•

Dans ses oeuvres, le franc;:ais sert de support a. des realites qui prennent
racine dans les vibrations profondes de la culture Kongo. Au cours d'un
entretien, il indique la necessite d'etablir une perspective particuliere vis-a.
vis de la langue franc;:aise :

11 est deja. emmerdant pour un Africain de lire un livre, parce que
forcement forme de mort. 11 est plus emmerdant de le lire en
franc;:ais et ill'est davantage de l'ecrire dans cette langue, a. moins
de passer le hic en faisant eclater cette langue frigide qu'est le
franc;:ais, c'est-a.-dire en essayant de lui preter la luxuriance et le
petiBement de notre temperament tropical, les respirations
haletantes de nos langues et la chaleur foBe de notre moi vital,
vitre. Le franc;:ais, je peux me tromper, me parait etre une langue
de raison contrairement a. la langue de ma mere qui est une langue
de respiration (soit dit entre nous que la respiration raisonne pour
ne pas tomber dans le panneau seculaire de ceux qui scindent le
monde en gens qui raisonnent et gens qui dansent). Bref, la
frigidite de la langue franc;:aise (qui peut etre soignee) m'est rendue
evidente par la naissance du ou des creoles africains et antillais23•

Lecriture africaine francophone est une ecriture de contestation.
Contestation vis-a.-vis d'une langue franc;:aise qui se veut orthodoxe,
normative et meme dogmatique. Contestation ironique face a. un pouvoir
qui abuse du verbe au point de lui enlever toute sa valeur signifiante.

22 Jean-Michel Devesa, « Sony Labou Tansi et le theatre: la mmeutique d'un
enfant du Pool » inPresence francophone, nO 52 : 24.

23 Sony Labou Tansi, cite par Georges Ngal, « Les tropicalites de Sony Labou
Tansi» in Silex, nO 23, (4e trimestre 1982) : 134.
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En effet, il n'est plus possible d'ignorer la responsabilite de I'ecrivain
face aux vicissitudes de l'histoire. 11 n'a pas le luxe de demeurer muet. C'est
ainsi qu'il se met au premier plan et devient le porte-etendard d'une
conscience qui prend forme dans une societe en mal d'identite. 11 y a un
appel pressant de denonciation. 11 faut proceder au decloisonnement des
questions liees a l'identite car « c'est sous la pression de l'histoire et de la
tradition que s'etablissent les ecritures possibles d'un ecrivain donne24• »

Lecriture devient une arme priviIegiee pour faire passer un message qui
risque de ne pas etre entendu autrement, ainsi que le souligne Sony Labou
Tansi:

]e vous parle tout simplement avec la seule force des mots, au
moment Oll quelque chose de grave peut les mettre en grossesse
d'une hantise. Quand les mots ont bu un verre d'angoisse, et qu'ils
se mettent subitement a tituber, a tergiverser et a ratonner sans
vergogne [... ] Nous devons les uns et les autres apprendre a mettre
a l'heure toutes les pendules de I'histoire, de la morale, de la
raison, du reve, de l'intelligence [...] Dans un monde Oll la justice
est perimee, le droit sent mauvais. [... ] Nous sommes arrives a ce
moment crucial Oll nous devons apprendre a tout reinventer : les
concepts, les approches, les habitudes, les methodes, les outils, les
nations, les espaces ... tout aux jours d'aujourd'hui est a reinventer.
[... ] On n'est pas un homme libre sans avoir acquis tous les visas
de la responsabilite. [... ] En parlant de puissance, vous est-il
possible de realiser apres tant de vanite et d'arrogance, que vous
n'avez puissance qu'a desequilibrer? [... ] Quelle est la place de la
pauvrete dans un monde qui a mal au ventre? Quelle est la place
de la liberte dans un monde sans responsabilite25 ?

Lecriture litterature s'impose comme un acte audacieux ainsi que
l'affirme ce personnage de La Vie et demie: « s'ille faut qu'il ecrive avec son
sang s'il veut vraiment ecrire » (LVD : 83). Lecriture litteraire devient ainsi
un pretexte sous forme de porte d'entree dans un monde d'une pluralite de
signification. Ainsi que l'ecrit Roland Barthes : « Lecriture est precisement
ce compromis entre une liberte et un souvenir, elle est cette liberte

24 Roland Barches, Le degre zero de l'ecriture, : 24.

25 Sony Labou Tansi, « Lettre fermee aux gens du nord et compagnie » in
L'Evenement europeen. Dialogues eurafricains, nO 19 (septembre 1992) : 24.
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souvenante qui n'est liberte que dans le geste du choix, mais deja. plus dans
sa duree26• »

Conclusion

I..:emancipation, I'independance, le developpement ou la liberte ne
sauraient se limiter a. des formes artificielles et superficielles de pensee. 11
existe dans la profondeur de tout acte d'affirmation de soi un elan de fierte
qui lutte constamment avec des forces destructrices d'assimilation et
d'assujettissement. Deja. Leopold Sedar Senghor avait vu le malaise du
consommateur :

On peut transporter telle quelle chez nous l'organisation politique
et sociale de la metropole, avec departements et deputes, proletariat
et partis, syndicats et enseignement hic [...] on risque seulement
de faire de nous [... ] des consommateurs, non des producteurs de
culture. Car la vigne, c'est un exemple entre mille, ne peut s'accli
mater en Afrique noire; elle y pousse, mais les raisins n'arrivent pas
a. maturite. C'est que le sol est autre, et autre le climat27•

Les textes sont des foyers qui expriment une forme de desarroi que le
reel vit. On en arrive a. considerer l'engagement comme un element
primordial de l'ecriture dans la mesure OU l'ecrivain se soumet a. un travail
de composition basee sur des traces, c'est-a.-dire des signes linguistiques qui
renvoient a. tout un univers referentiel precis. A travers le parcours, il y a
un phenomene de normalisation de la langue fran<;:aise qui fait que les mots
cessent d'etre innocents, ils sont charges de signification a. la fois culturelle
et linguistique. Ainsi le support materiel de I'ecriture litteraire trahit a. la
fois une forme determinee d'engagement et un regard sur soi qui
s'interroge sur la problematique essentielle de l'identite. C'est dans ce cadre
que de Senghor a. Sony Labou Tansi, il est plausible de suivre une
litterature, vecteur des idees, qui poursuit historiquement et surement son
chemin de force de denonciation et d'affirmation. 11 existe certainement un
pont, un lien entre ces trois ecrivains. I..:essentiel est de ne point se laisser
prendre par les moments de desaccord qui ne fait que mettre en
mouvement la litterature africaine.

26 Roland Barthes, Le degre zero de l'ecriture: 24.

27 Jean-Pierre Biondi, Senghor ou La tentation de l'universel: Paris: Denoel : 31.
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