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1. Position du probleme de l'ecriture francophone

! '11 n nou, 'ppuy,nt '"' b notion d, conJigumtion, d;'oo"iv,"',E nous nous proposons d'etudier une forme de trans-textualite qui
~ apporte a 1'ecriture litteraire francophone d'Mrique des marques

d'identites culturelles. La trans-textualite dont il s'agit dans cet article ne
refere pas aux phenomenes enonciatifs qu'on range dans les categories
habituelles de reprise du deja-dit, du discours dans le discours ou du
discours sur le discours. Mais il s'agit d'un phenomene qu'on peut designer
par l'expression discours social constitutifdu discours litteraire. Ce qui revient
a considerer le discours litteraire francophone d'Mrique comme un espace
de negociation culturelle.

Partant de ce que le narrateur designe par l'expression gros mots dans
Allah nest pas oblige d'Ahmadou Kourouma, par exemple, c'est-a-dire
vocabulaire peu usuel et pas courant, voire grandiloquent, celui-ci se
propose d'utiliser des dictionnaires pour chercher les gros mots, verifier et
surtout les expliquer parce que, dit-il, mon blablabla est a lire par toutes
sortes de gens. La singularite de ce discours litteraire reside a la fois dans
1'interconnexion de plusieurs langues et de plusieurs voix. Des 1'incipit
d'Allah nest pas oblige, le narrateur annonce, par exemple, 1'utilisation de
quatre dictionnaires, ce qui est 1'indice de la coexistence dans l'ecriture de
mots issus de trois langues : le fran<;ais de France, le fran<;ais parle en
Mrique et le creole parle au Liberia et en Sierra Leone, qu'il qualifie de
pidgin. En dehors de ces langues, mises en contexte par un discours
litteraire, I'ecriture de Kourouma met en relation co(n) textuelle le dire et

Configurations discursives, Semen 8, 1993.
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le dit, la langue d'ecriture et la langue maternelle de l'auteur. Cette ecriture
semble etre le prisme Oll se reflete le discours social (Angenot 1989) 2. Ainsi,
sous des formes variees, la rumeur du discours social s'actualise dans
l'ecriture de Kourouma.

Proche de cette theorie du discours social se dessine le dialogisme chez
Bakhtine 3• Selon cet auteur le discours romanesque resulte d'un immense
travail de transformation systematique d'un ensemble verbal. Lequel est
accompli par l'artiste dans le but de depasser la frontiere habituelle des
mots pour construire une reuvre esthetique peuplee de plusieurs langages.
Ainsi, la forme et le contenu constituent-ils un tout: le discours compris
comme phenomene social. Cette conception du discours romanesque
conduit adefinir I'reuvre litteraire, comme une mise en scene dialogique.
Mais si l'orientation dialogique est l'une des caracteristiques fondamentales
de toute reuvre romanesque, elle est aussi un phenomene propre a tout
discours. Le discours vit, en effet, en dehors de lui-meme, dans une fixation
sur son objet. C'est ce phenomene de dialogisme generalise caracteristique
de tout discours qu'on designe habituellement par les vocables
d'heteroglossie ou de plurilinguisme du roman. C'est en cela que la
semiotique est transculturelledans son essence et ses fondements. L'objet de
cette etude se trouve definit par Semunjanga (I999 : 28) 4 de la maniere
suivante : la poetique transculturelle etudie comment les textes litteraires, qui
renftrment en eux des reflrences aux categories generales de la litterature
(genres, themes ou motifi), mais aussi les categories historiques (symboliques

culturelles specifiques), se diffirencient les uns des autres it partir des categories
en partie conventionnelles.

En concevant un champ d'etude du roman largement ouvert aux
relations qu'entretiennent les productions culturelles issues de civilisations
differentes, Semunjanga (I 999) introduit la recherche de nouveaux
concepts operatoires qu'il denomme transculturalite et transgenerite. Selon
l'auteur ces notions apportent un meilleur eclairage heuristique sur la
nature du travail d'ecriture en tant qu'activite de creation comparable ala
metaphore de l'abeille qui butine les fleurs pour preparer le miel. Ces

2 Marc Angenot, « Rhetorique du discours social », Langue ftanfaise, no 79,
1988, p. 24-36 et 1889 un etat du discours social, Longueuil, Le Preambule,
1989.

3 Mikhail Bakhtine, Le Principes dialogique suivi des ecrits du cercle de Bakhtine,
Paris, Seuil, 1981.

4 ]osias Semujanga, Dynamique des genres dans le roman afticain, Paris,
CHarmattan, 1999.
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notions visent donc aetudier la relation transversale qui se negocie entre
differentes productions culturelles dans une reuvre romanesque. En
reponse ala question de savoir ce qu'an entend par poetique transculturelle,
poetique transculturelle, Semunjanga (1999 : 19) avance que C'est la

methode danalyse qui vise amontrer comment une ceuvre artistique devoile la
culture de « Soi » et de l« Autre» par des coupes transversales sur les genres
artistiques et litteraires. Elle veut dire de part en part des cultures et des genres
litteraires, ou qui va atravers les cultures nationales et les genres, et aussi bien
par-deLa, au-deLa de la culture et du genre. ns'agit plus precisement d'une
methode qui etudie les relations qu'une ceuvre particuliere etablit avec la
macrosemiotique internationale, trop riche et trop variee pour etre dans le seul
cadre national

Le recours au conte, a la legende ou a l'epopee, etc. illustre mieux
comment le discours romanesque travaille le feuilletage narratif en
superposant les niveaux de l'enonce et de l'enanciation. En se referant ala
taxinomie des genres oraux en Afrique que propose Kone (1993), Barry
(2002, 2004, 2006) 5 mantre dans ses travaux ce qui releve des genres
narratifs - le conte, l'epopee, la legende - et des genres non narratifs 
proverbes, dictons, devinettes, enigmes dans 1'ecriture d'Ahmadou
Kourouma. Structures linguistiques stables coulees dans des syntagmes
figes, les formes non narratives sont facilement identifiables. Au contraire,
les substrats du conte, de l'epopee, de la legende et du mythe sont
recuperes et coules dans les canons du recit romanesque accidental. Dans
ces conditions, il devient plus difficile de reperer dans le discours
romanesque ce qui releve de la culture litteraire traditiannelle de ce qui est
emprunte au roman occidental.

Sans pour autant se laisser emporter par une generalisation abusive, on
peut dire que la plupart des auteurs africains de la seconde generation
partagent la recuperation et la readaptation des genres narratifs
traditionnels par le roman moderne. Ainsi, la creation litteraire se presente
comme une entreprise de destruction, de reconstruction ou de
reconfiguration des genres narratifs traditionnels. Cela signifie que le texte
fictionnel qui en resulte est calque du conte, la legende ou l'epopee. Au
mieux, le remodelage de ces genres narratifs repose sur un jeu mimetique
formellement identifiable pour peu que le modele original soit per<;:u dans
ses structures fondamentales.

5 Alpha Ousmane Barry, « Du mimetisme discursif au style dans l'entre-deux,
un modele de binarisme dans Ies Soleils des independances d'Ahmadou
Kourouma », in I'oralite dans l'ecrit reciproquement, CALS, 2002, p. 221-234.
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Comment, dans I'reuvre de Kourouma, la forme de I'ecriture
s'identifie-t-elle a l'espace de la memoire mandingue? Comment le texte
resultant de la creation romanesque travaille-t-il a restituer le fond
primordial par reminiscence ou mimetisme? Pour repondre aces
questions, nous allons, tout d'abord, degager les grandes lignes du
personnage epique et celui du conte, pour montrer ensuite en quoi le
personnage dans I'reuvre de Kourouma presente des ressemblances avec
celui des genres narratifs traditionnels.

Contrairement aux deux romans precedents Oll le substrat de I'epopee
constitue la mouture de base pour la recreation litteraire, En attendant le
vote des betes sauvages resulte d'un effet de reecriture du chant des chasseurs
dans le milieu mandingue : le donsomana6• Le donsomana est une geste ou
une ode qu'entonne le serewa ou Sora au cours de veillees. I..:enonciation de
louanges qui rappellent les exploits de chasses s'accampagne d'une musique
emanant d'un instrument a cordes : le nkoni. En mimant le chant de
louange, une air propre aux chasseurs, l'auteur donne la parole au narrateur
traditionnel - le Sora, griot appartenant a la confrerie des chasseurs, qui
detient le monopole de la parole d'exhortation des chasseurs. Il domine
incontestablement le recit romanesque, en maitre de la parole, il doit
celebrer les gestes des chasseurs. Mais cette fonction exige qu'on parle du
heros des ['instant ou son germe a ete place dans le sein de sa maman.

Dans sa narration, le Sora est accompagne d'une instance enonciative
le cadoua qui joue le role de repondant. Il rythme l'enonciation du Sora
par un namou, c'est-a-dire oui je t'ecoute, comme cela se passe
habituellement au caurs des veillees de conte. Des 1'incipit, le narrateur
principal, definit sa fonction de la maniere suivante : Moi Bingo, je suis le
sora; je louange, chante etjoue de la cora. Un sora est un chantre, un aede qui
dit des exploits des chasseurs et encense les heros chasseurs. Retenez mon nom de

Bingo, je suis le griot musicien de la confrerie des chasseurs. (9). La fonction
du Sora est cependant perilleuse, car l'elocution louangeuse doit faire corps
avec la denonciation du regime sanguinaire du dictateur. C'est a ce niveau
qu'il met en pratique ses talents oratoires en maniant d'une fac;:on tres
raffinee la parole. Le panegyrique du Sora jubile sous la forme d'un
melange burlesque de la langue de bois et des cliches traditionalistes. C'est
un exercice d'habilete qui consiste a dire les verites les plus terrifiantes en

6 Selon Derive « Chez les bambara et les Maninka (Mali, Gambie, Guinee,
Senegal oriental), on a coutume de parler de donsomana, ce qui pourrait se
traduire par "recits de chasse'; apropos des champs epiques qui se rapportent aux
diffirents episodes glorieux de la vie des heros chasseurs » (1999 : 32).
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feignant la candeur la plus totale. Une fois investi dans ses fonctions de
narrateur omniscient, il se deploie dans tous les sens et sa parole prend
touts les dimensions. Le recit se transforme alors en declamation poetique,
un ensemble de scenes d'affabulation. Tel un panegyrique, la parole
s'amplifie et s'etend aux langages et aux paraboles meme apocalyptiques.
Lecriture qui est a la fois espace total et parole achevee, depasse les limites
geographiques d'une territorialite fictionnelle pour investir mythe et
legende. En occupant une large place dans la narration du recit, le Sora
transforme le texte entier en donsomana. Dans ces conditions, le
mimetisme discursif du recit oral n'est pas une technique de creation
romanesque implicite, mais au contraire, il constitue l'ossature meme de
1'reuvre.

En s'appuyant sur la production litteraire orale comme source de
creation romanesque, I'reuvre de Kourouma est, dans une certaine mesure,
la reecriture de recits d'exploits de chasse, ce qui cree les conditions
necessaires d'attribution au personnage du president dictateur le statut de
maitre chasseur. Par la meme occasion, la classe politique est consideree
comme une confrerie de chasseurs. D'ailleurs le Sora s'adresse au
personnage du president en ces termes : La politique est comme la chasse, on
entre en politique comme on entre dans l'association des chasseurs. La grande
brousse ou opere le chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme l'espace,
le monde politique. Le chasseur novice avant de frequenter la brousse va Cl
l'ecole des maftres chasseurs pour les ecouter, les admirer et se faire initier. VGus
ne devez, Koyaga, poser aucun acte de chefdEtat sans un voyage initiatique,
sans vous enquerir de l'art de la perilleuse science de la dictature aupres des
maftres de l'autocratie. (171)

Aussi avec l'assimilation permanente de la chasse et de la politique, la
barriere entre 1'humanite et la bestialite devient poreuse. On sait que cette
frontihe est deja rompue dans Les Soleils des independances Oll le Parti
Unique est compare a une societe de sorcieres, ou les grands inities devorent les
enfants des autres. En levant les barrieres entre animaux et humains, activite
de chasse et pratique politique, activite productive et pratique occulte, la
liberte formelle du roman se plie aux contraintes d'un chant ritualise.
Manreuvrant avec souplesse, l'auteur se laisse entrai:ner par son audace. La
structuration du recit obeit au rythme de veillees a la place des chapitres.
Chaque veillee est precedee d'un preambule, de trois proverbes, qui tient
lieu d'exorde et se clot par une serie de trois proverbes : la peroraison. Le
respect de ce rituel oratoire en fait une repetition qui construit un nouveau
cycle emboite en spirale. Ainsi la linearite du recit est subvertie par des
formes circulaires insistantes. Le recit s'organise en 6 veillees et 24 seances,
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comme si l'auteur s'etait inspire de la structure des contes de mille et une
nuits. Chaque veillee s'organise autour des exploits de chasse d'un
personnage qui entretient le double statut de chasseur et d'homme
politique d'une part, et d'autre part de personnage traditionnel et de
personnage du roman. Narrateur, personnages et discours qu'on leur
attribue constituent alors un fond primordial de la culture source qui
prend forme dans le roman moderne en processus de creation. Tous ces
elements aident a la structuration du recit.

Lintrusion de ces formes esthetiques dans la litterature moderne met
en lumiere les mecanismes de continuite relative de la culture orale dans
l'ordre scriptural. L'oralitefeinte [dont parle Aliou Tine est done] une espece
de caisse de resonance des difflrents recits, des difflrents types de discours et de
langages qui circulent dans la societe africaine. (Tine 1985 : 106) 7. rauteur
souligne que l'ethno-texte et le discours de l'opinion sont lespace OU l'on
peut lire l'identite de l'auteur et de son auditoire implicite (1985: 113), c'est
a-dire la fa<;:on d'investir dans I'reuvre romanesque I'un des caracteres
essentiels de l'esthetique traditionnelle. Dans ce melange de gentes qui
aboutit a la creation de formes nouvelles, la regeneration formelle ne
consiste pas en une simple reconduction des techniques narratives de la
culturelle originelle dans un genre d'importation.

La notion d 'oralite feinte que propose Tine (1981) a propos de
Sembene Ousmane trouve pleinement un terrain d'application dans
l'reuvre d'Ahmadou Kourouma. Cette notion designe en fait la tentative de
l'ecrivain africain de representer dans son reuvre le narrateur traditionnel
le Sora en l'occurrence - qui recite une histoire devant un auditoire. Le
nouveau contrat enonciatif qu'institue le romancier n'est pas qu'oral, mais
le passage de l'oral a l'ecriture romanesque transite par la fiction. La
representation dans le roman moderne de narrateurs et de personnages
traditionnels permet d'introduire des elements narratifs de la culture
mandingue. Loin d'etre la transposition pure et simple d'une copie, la
creation romanesque assure la continuation entre le roman et les textes
anciens. On peut deduire que le roman francophone est le prolongement
de la parole artistique traditionnelle. rexamen des elements narratifs et
non narratifs ainsi que d'autres types de discours permet sans doute
d'etablir des liens d'affiliation entre roman africain francophone et genres
litteraires oraux.

7 Aliou Tine, « Pour une theorie de la litterature africaine ", Presence Africaine,
nOS 133-134, 1981, p. 99-121.
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2. eancrage du conte dans l'reuvre romanesque d'Ahmadou
Kourouma

On peut egalement avancer I'hypothese que l'ocuvre romanesque chez
Kourouma joue aussi sur le rapport entre les traits generiques du roman
occidental et ceux du conte africain. Cette hypothese trouve son
fondement dans le fait que la succession de certaines formes narratives
rappelle celles du conte. Outre le fait que certaines sequences narratives
inserees dans le recit romanesque proviennent de contes, le retour regulier
de formules stereotypees laisse penser aux chansons que scande le conteur
au cours de son parcours narratif dans la plupart des contes populaires. On
peut donc se poser la question de savoir comment les structures generiques
du conte s'integrent aux differents parcours narratifs de l'ocuvre
romanesque et comment elles etablissent des rapports d'inclusion avec les
motifs du gente romanesque occidental.

Dans l'ocuvre d'Ahmadou Kourouma l'interference entre deux
narrations survient lorsqu'une sequence de conte intervient dans le recit
ou, du moins, dans les cas d'imbrication d'un autre recit dans l'intrigue.
Les mecanismes de mise en correlation entre sequence de conte et recit
romanesque se font al'aide de traces enonciatives implicites ou explicites.
Le lecteur des soleils des independances, par exemple, decouvre facilement a
la page 126 que les histoires de chasse permettaient de raccourcir facilement la
journee. Cet indice atteste I'existence d'une sequence narrative du conte
dans I'intrigue. Le chasseur Balla n'est pas un narrateur, mais il est le heros
d'exploits de chasse. La narration de ses recits de chasse revient au griot
Diamourou qui, en sa qualite de professionnel de la parole, est plus apte a
restituer fidelement les exploits de chasse de Balla. Ces recits qui sont
racontes au second degre, car ils ne participent pas directement au recit
premier, enrichissent cependant la diegese. Dans Allah n'est pas oblige, au
contraire, I'insertion d'une sequence de conte dans I'intrigue n'est pas
explicite. Elle s'insere directement dans le texte et participe a la diegese.
:Lextrait suivant peut, nous semble-t-il, servir d'exemple illustratif : Le
matin commenrait a arriver et nous continuons a marcher. TOut a coup, tous
les oiseaux de la terre, des arbres, du ciel ont chante ensemble parce qu'ils
etaient tous contents, tellement contents. Cela afait sortir le soleil qui a bondi
vis-a-vis devant nous au-dessus des arbres. Nous ttions contents nous regardions
au loin le sommet du fromager du village quand nous avons vu arriver sur
notre gauche un aigle. L'aigle etait lourd parce qu'il tenait quelque chose dans
ses serres. Arrive a notre hauteur, l'aigle a !ache au milieu de la route ce qu'il
tenait. C'ttait un lievre mort. Tiecoura a crie de nombreux gros bissimilai' et a
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prie longtemps avec des sourates et beaucoup de prieres de ftticheur cafre. 11
etait soucieux et il a dit qu'un lievre au milieu de la piste etait tres mauvais,
trop mauvais augure (47). Le detour par la fiction, 1'hyperbole, et
1'imagination la plus debridee ont pour fonction esthetique de faire
percevoir au lecteur la profondeur des souffrances vecues par les
personnages. La critique sociale se degage au terme d'un parcours fabuleux
qui tralne le lecteur dans les meandres d'un recit dont les chemins sont
parfois etriques et sinueux. On peut deduire que le texte romanesque met
en scene son propre simulacre a telle enseigne qu'il fonctionnalise sa
lecture.

Des sequences entieres de conte sont introduites d'une maniere subtile
sans qu'aucun indice explicite ne soit visible. La mise en correlation
narrative se fait sous le couvert de signes cosmiques de bon ou de mauvais
augure que les deux compagnons - Birahima et Yacouba - rencontrent au
cours de leur voyage. La manifestation de chaque presage donne l'occasion
aYacouba de mettre en pratique ses cannaissances occultes en recitant des
incantations ou une sourate coranique, voire les deux ala fois. Ce rituel
incantatoire a pour consequence immediate d'eloigner le mal, de conjurer
le mauvais sort ou bien de modifier le caurs des evenements. Cet episode
rappelle, d'une certaine maniere, le combat que Balla le chasseur a livre au
buffle genie dans 1'intrigue des soleils des independances.

La septieme seance de la deuxieme veillee (82-95) dans En attendant le
vote des betes sauvages fait le recit du coup d'etat perpetre par Koyaga,
tirailleur revenu du Vietnam contre le president de la Republique, brillant
intellectuel. Le recit de ce coup d'etat se presente comme un affrontement
entre sorciers. Le modele du recit est directement emprunte aux exploits de
chasse narres par le Sora. De fa<;:on plus lointaine une ressemblance
frappante se profile entre le combat de Balla contre le buffle genie et le recit
du coup d'etat de Koyaga. Dans les deux cas les episodes du combat sont
magiques. Koyaga se transforme en un coq blanc puis il aveugle les
gendarmes par la vertu de prieres incantatoires. Fricassa Santos se protege
en provoquant une panne generale d'electricite. Koyaga se transforme
ensuite en oiseau nocturne muni d'une lampe. Enfin il se transforme
successivement en fourmi puis en aiguille. Le president Fricassa Santos
devient alors tourbillon de vent qui detourne les balles dirigees contre lui,
mais il succombe aux fleches de Koyaga qui annulent sa protection
magique. Au travers du recit de ce fabuleux combat, la figure du dictateur
est saisie dans les trois etapes de son devenir : sa genese, sa gloire, sa chute.

Cet episode du recit entretient une ressemblance frappante avec celui
de Balla, surtout quand on sait que livrant bataille au buffle genie, le
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chasseur balance son arme qui se maintient a hauteur d'arbre, entre ciel et
terre. Le buffle se metamorphose en aigle et Balla en aiguille. Le buffle se
transforme en fil rampant en direction du chas de l'aiguille. Le chasseur se
metamorphose en brindille, le buffle se fait flamme. Enfin dans un ultime
recours, le chasseur se transforme en rivihe qui eteint la flamme. Lidentite
narrative de ces sequences de recits epiques montre comment la creation
romanesque repose sur un element predictif fondamental issu du recit
hero"ique traditionnel.

Outre ce mode d'introduction directe d'une sequence de conte dans le
recit en cours, on peut remarquer que des 1'incipit d'Allah n'est pas oblige,
le narrateur joue le role d'un conteur. Le recit commence par je commence
Cl conter mes salades. Meme si au lieu et a la place de conter 1'auteur voulait
dire raconter, quelques traces enonciatives recueillies dans le parcours de
lecture rappellent le rituel du conte. On peut citer, entre autres, asseyez-vous
et ecoutez-moi. Et ecrivez tout et tout (12). Enfin, on peut observer que mes
salades rappellent aussi blabla, que le narrateur a elargi volontairement par
une syllabe de plus pour donner blablabta, c'est-a-dire des paroles non
serieuses ou bien qu'on peut attribuer a de la fiction pure et simple. Cette
voix populaire donne la representation de la guerre civile dans un recit
saisissant qui pourrait prendre le titre de voyage au bout de l'enfer.

La narration du recit dans Allah n'est pas oblige rappelle aussi le conte
africain si 1'on considere qu'une parole litanique parcourt tout au long du
roman. Page apres page le narrateur revient sur les memes paroles dites et
redites dans un eternel recommencement. Ce mode enonciatif rappelle
bien le travail du conteur, surtout quand on sait que la narration d'un
conte est entrecoupee de sequences de chansons. La chanson comme parole
rapportee a une fonction de mimesis. Elle renforce et accredite le pouvoir
du narrateur extradiegetique dont la distance apporte plus d'objectivite au
recit. Lorsque des sequences de chansons sont inserees dans 1'intrigue, elles
ralentissent la narration et entretiennent ainsi plus de suspens dans le
deroulement de 1'intrigue. Les chansons ou leurs formes mimetiques sont
convoquees a des moments decisifs qui cOIncident avec le parcours narratif
du personnage et de son compagnon d'infortune. En mimant ces
chansons, l'auteur semble fondre 1'intrigue dans une parole litanique.

Chez Kourouma 1'reuvre romanesque est un espace redondant, mais
dynamique du point de vue esthetique. Lecriture semble pietiner, or elle
avance. Lextrait suivant semble etre un exemple adapte a cette observation
qui, au-dela de simples repetitions de mots, montre la reprise de groupes
de mots ou de phrases entieres de manihe rythmique dans un style propre
aux conteurs traditionnels africains. Parlant des bandits de grands chemins
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au Liberia et en Sierra Leone, le narrateur soutient, lis se sont partage la
richesse; ils se sontpartage le territoire, ils se sontpartage les hommes. lis se sont
partages tout... (53). Plus loin, on decouvre egalement la repetition de prix
cadeau en 6 occurrences dans un paragraphe. C'est pourquoi, [dit-il] on
trouve tout it des prix cadeau au Liberia. De l'or au prix cadeau, du diamant
au prix cadeau, des televiseurs au prix cadeau, des pistolets prix cadeau [... ] et
tout prix cadeau (54).

Ces repetitions evoquent une mimesis de la chanson qui apporte du
rythme dans le conte africain. Le retour regulier de formules stereotypees
ainsi que celui de certains enonces donne a 1'reuvre romanesque une
densite singuliere. Cette densite se reconnait dans la syntaxe accumulative
ainsi que dans les repetitions, ce qui conduit a parler de circuit de
production et de reproduction discursive dans 1'reuvre de l'auteur. Ce
procede d'ecriture qui reproduit scenes narratives et sequences discursives
montre que, comme le soutient Eco (1979 : 63-64) 8 un texte est un
mecanisme paresseux (ou economique) qui vit sur la plus-value enonciative de
sens qui y est introduite par le destinataire; ce nest qu'en des cas extremes de
preoccupation didactique ou dextreme repression que le texte se complique de
redondances et de specifications ultdrieures. On peut donc parler d'une
semiotique explicite du texte qui se caracterise par de multiples procedes de
redondances et de feed-back.

Le substrat du conte se reconnait aussi dans I'reuvre de Kourouma au
profil du personnage de l'enfant-soldat qui semble atous egards calque sur
un personnage du conte africain. Cette observation trouve son fondement
dans le fait que la litterature traditionnelle accorde une attention
particuliere au statut de l'orphelin ou de l'enfant abandonne. Le
personnage de l'orphelin quasi present dans les contes introduit dans le
recit les exactions de la maratre, de la mauvaise coepouse, du mari
irresponsable, du mauvais pere, de l'injustice qui sevit dans les foyers
polygames. 11 developpe des valeurs qui se rattachent a l'endurance
physique et morale.

3. eancrage des genres non narratifs

Parmi les multiples references a l'oralite africaine, proverbes, devinettes,
formules de salutation, paroles enigmatiques, maximes, dictons, adages,
aphorismes sont certainement le substrat de la litterature traditionnelle qui
se retrouve le plus dans I'reuvre romanesque francophone d'Mrique.

8 Umberto Eco, Lector in fabula... , Presses Universitaires de France, 1985.
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Lusage de ces enonces savants soit par le narrateur, soit par le personnage
principal, soit par d'autres personnages encore repond a un besoin
didactique et/ou argumentatif Ils vehiculent generalement une valeur
morale. Contrairement a ces paroles qui enoncent une verite, les prieres, les
incantations, les formules magiques, tout ce qui releve de la poesie
liturgique est un domaine reserve aux seuls inities : les sorciers, les
marabouts, les maitres initiateurs. Toute cette variete de discours se trouve
imbriquee a la fois dans le discours romanesque, ce qui fait du roman un
genre proteiforme. Notre travail consiste a observer la fa<;:on dont 1'ecriture
selectionne, retravaille et absorbe tous les elements de la culture
traditionnelle pour aboutir a une osmose qui fonde l'originalite du roman
africain. Toutes les ceuvres romanesques d'Ahmadou Kourouma sont
profondement ancrees dans la culture mandingue. Outre 1'influence des
genres narratifs, l'ancrage des genres non narratifs est perceptible au niveau
du tissu discursif dont 1'architecture repose en grande partie sur des
enonces savants qui pavoisent le discours romanesque de formes
ornementales. Au-dela de la seule fonction ludique, ces enonces degagent
aussi une le<;:on de morale. Pour montrer la part grandissante occupee par
les paroles savantes dans le discours romanesque, nous allons observer
succinctement l'ancrage de ces enonces doxiques dans deux romans de
1'auteur.

En effet, si dans Ies Soleits des independances le proverbe depeint de
fa<;:on metaphorique Fama. 11 contribue a mieux camper son personnage en
mettant en lumiere ses defauts. Barry (2002) 9 indique dans ce contexte
comment le proverbe arrive dans la conversation comme une verite
incontestable et illustre une situation precise, telle que le scandale
provoque par Fama. Lceuvre romanesque chez Kourouma apparait ainsi
comme une tribune de revendications culturelles et identitaires. Lecriture
connecte des langues, des codes rhetoriques, narratifs et symboliques
appartenant a des aires culturelles fort differentes. Elle etablit des relais
imprevisibles entre des mythes et des discours quotidiens dans une
rencontre singuliere faisant de l'ceuvre romanesque un texte vivant qui
mime la vie en Mrique dans toute sa complexite. Laspect le plus
remarquable de la creation romanesque repose sur le fait que la
regeneration formelle n'est pas une simple reconduction des techniques
narratives et non narratives empruntees a la culture originelle. Mais au
contraire les categories d'emprunt sont l'objet d'un travail de

9 Alpha Ousmane Barry, « Du mimetisme discursif au style dans l'entre-deux ",
op. cit., p. 221-234.
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destructuration en profondeur. Elles sont retravaillees et redistribuees
ensuite selon une combinatoire variable, de sone que le passage de l'oral a
l'ecrit n'est pas senti comme une rupture, mais comme un continuum.
Qu'en est-il dans les autres romans de Kourouma?

En parsemant une serie de proverbes dans le discours du Roi, par
exemple, l'ecriture - dans Monne, outrages et dejis - tire des effets de style
remarquables, comme le montre l'extrait suivant : Mais le denouement des
villages [... ] L'indigence des gens [... ] Lespays du Soba sont devenus exsangues.

La limite de la bete est sa queue,. il n'y a pas de ftrgeron qui aftrce de frapper,
transforme le cuivre en or et aucun ereintement ne peut ftire tirer l'eau de fa
pierre (110). Ces proverbes deploient des metaphores qui assument une
fonction argumentative justifiant aupres de l'administration coloniale
l'absence de bras valides volontaires pour mener la guerre contre les
Allemands. Pour prevenir contre toute reaction violente de
l'administrateur colonial, l'interprete parodie le discours du Roi lorsqu'il
dit : La ftrce comme lune est haute, elle ne peut suivre les soucis des minuscules

fturmis perdues sur la terre. La menagere arrange sur la cfaie de sa case les
ustensiles selon leurs usages,' pres et aportee de la main les usuels" mais loin et
haut, ceux qui reserves aux grands evenements, qu'elle ne peut pas toucher
qu'en hissant sur un escabeau. La guerre contre les « Allamas » est un grand

evenement, il ftut monter sur lescabeau pour atteindre ce qui n'est utilise
quexceptionnellement (110).

Lexamen du contrat de communication qui unit le Roi,
l'administrateur colonial et l'interprete permet de statuer sur les
mecanismes de production du texte. La fecondation du texte par un
langage metaphorise et la traduction parodiee de I'interprete attestent que
1'etho-texte n'est pas introduit tel quel dans le discours romanesque. Mais
au contraire, it est subverti selon plusieurs modeIes propres a chaque
ecrivain. La traduction trahie de I'interprete apporte un effet d'attenuation
aux metaphores qui se degagent des proverbes, lesquelles sont censees
exprimer la force vitale du discours royal. 11 en resulte une parabole coulee
dans un langage euphemique dont le vocabulaire courant renvoie aux
activites domestiques des femmes. Lusage des proverbes dans un contexte
bien determine et leur introduction dans le nouvel univers romanesque a
I'issue d'une transformation montre bien la Oll intervient la main de
l'artiste.

On peut deduire que l'ethno-texte est le support qui feconde I'instinct
createur de l'artiste. Les proverbes qui constituent une des composantes de
la culture traditionnelle ont pour effet pragmatique de frapper
l'imagination du lecteur. C'est pour cela que la plupart des auteurs africains
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les utilisent pour insuffler dans le recitune surdetermination de sens. Le
poids qu'apporrent les expressions de structures parfois rythmiques est
forrement travaille par leur contexte d'emploi en vue d'un reinvestissement
symbolique. 11 rajeunit l'ecriture par l'enchassement de nouvelles categories
esthetiques, ce qui apporre al'ceuvre romanesque une force motrice.

De tous les romans d'Ahmadou Kourouma, on peut avancer qu'En le

vote des betes sauvages est celui qui renferme le plus de proverbes. La mise
en vedette enonciative et rhetorique du proverbe en fait l'exorde et la
peroraison de 6 seances de 24 veillees. En tant que cheville ouvriere de la
parole, le proverbe rythme de maniere singuliere le donsomana.
Borgomano (2000) 10 souligne que la seule table des matieres compte
24 proverbes correspondant a 24 sequences du chant. Chacun de ces
proverbes est le premier d'une suite de 3 proverbes, comme nous 1'avons
souligne precedemment. 72 proverbes sont regroupes autour de la
thematique de chaque veillee. On peut citer en exemple l'extrait suivant :
Et quand on ne sait pas ou l'on va, qu'on sache d'ou l'on vient (11), On tarde

agrandir, on ne tarde pas amourir (72), C'est celui qui ne l'a jamais exerce
qui trouve que le pouvoir n'est pas plaisant (169), 11 n'y a pas de mauvais roi
mais de mauvais courtisans (225), Au chefil]aut des hommes et aux hommes
un chef(250), Le jour eloigne existe mais celui qui ne viendra pas n'existe

pas (338).
Outre ces proverbes situes au premier plan par leur fonction rituelle

d'ouverture et de fermeture de chaque recit de chasse, de tres nombreux
autres proverbes, dictons et adages donnent au panegyrique du Sora une
densite singuliere. C'est en cela qu'on lui reconnait sa profession de maitre
de la parole. I..:emploi des proverbes par le Sora se justifie par le fait que ces
enonces participent au balisage de la parole, comme s'ils la rendaient plus
pesante. Le choix strategique de tels outils, en tant que moyens rhetoriques
est largement tributaire de la richesse du repertoire et de la memoire
discursive du Sora. Borgomano (2000) evalue leur nombre a plus d'une
soixantaine, que l'auteur elargit d'ailleurs aux comparaisons qui
fonctionnent sur le meme registre. En general, la fonction semiotique des
proverbes repose sur les metaphores qui s'organisent dans le roman par
groupe thematique. Tout comme pour les fables de la Fontaine, le
symbolisme animal est tres marque au niveau de tous les proverbes. Ces
formes metaphoriques qui font appel au symbolique animal sont coulees
dans un langage poetique dont la forme esthetique repose en grande partie

10 Madeleine Borgomano, Des hommes ou des betes? Lecture En attendant le vote
des betes sauvages d'Ahmadou Kourouma, Paris, rHarmattan, 2000.
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sur sa structure binaire. Ce jeu de sonorites frappe I'attention et contribue
fortement a. entretenir le plaisir de lire le texte. La mise en spectacle du
proverbe dans le recit du Sora installe les auditeurs dans un univers de
croyances qui correspond aux imaginaires sociaux. La seduction qu'apporte
l'usage du proverbe par l'orateur est un masque qui empeche l'auditeur de
percevoir le projet de parole qui se trame en dessous. L'esprit de l'auditeur est
seduit par le plaisir que lui procure un enonce savant et il se trouve enferme
dam un cercle discursif. (2002 : 231) 11.

Nous avons deja. aborde dans le cadre des genres narratifs la place du
chant dans le conte. Le rythme enonciatif du Sora est aussi entrecoupe de
chansons. On sait que le recit de chasse entretient un lien genetique avec
le conte. La ressemblance entre les exploits de chasse de Balla et la bataille
qui a oppose Koyaga a. Fricassa Santos en est un exemple frappant. Mais
contrairement au proverbe qui rythme le panegyrique du Sora, et que I'on
retrouve dans tous les compartiments du discours romanesque, les chants
font leur entree surtout dans la veillee 5 qui comporte quatre couplets
d'hymne de chasseurs. 11 s'agit du chant des coqs de pagode (294), celui des
jeunes chasseurs, c'est-a.-dire l'hymne de I'aigle royal reserve aux seuls
inities (295), la voix du tambour des grands chasseurs (295) et le djandjon,
hymne de la vaillance ou hymne des grands empires et des grands
evenements (295-296). Cet hymne invoque aussi le couple Kointron et
Sanene, ancetres des chasseurs. Lexistence de ce couple imaginaire s'origine
dans le mythe fondateur de l'activite de la chasse.

On peut deduire de la rencontre de cette mosa'ique de genres discursifs
oraux la fragmentation incessante de l'axe syntagmatique qui rompt la
linearite du recit romanesque. Cela revient a. reconnaitre que les techniques
de la creation romanesque francophone d'Mrique reposent en grande
partie sur la manipulation de la discontinuite formelle du recit et sur
l'integration narrative des substrats narratifs et non narratifs de l'ethno
texte. Ainsi le roman recupere-t-il l'oxygene du paradis perdu afin de
recreer un monde moderne plus respirable.

4. Parole enigmatique, discours crypte : fiction et realite

Locuvre romanesque chez Ahmadou Kourouma entretient dans tous ses
compartiments l'ambigu'ite entre fiction et realite, entre l'allusion a. des

11 Alpha Ousmane Barry, « Les proverbes, un argument cl'autorite clans l'an
oratoire chez Sekou Toure », in Pouvoirs du discours et discours du pouvoir 
L'art oratoire chez Sekou Toure de 1958 Cl 1984, Paris, LHarmattan, 2002.
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personnes reelles et la mise en action de personnages fictifs. De cet
amalgame, le narrateur tire un recit coule dans un discours satirique qui
entralne le lecteur dans une illusion parfaite. Cette observation trouve sa
validite dans le fait que tout ce qui est decrit dans le roman est si proche
du quotidien que cela parah vraisemblable. Mais avant d'aborder cet aspect
de l'analyse semiotique plus en profondeur, nous allons tout d'abord
presenter ce que nous entendons par parole enigmatique.

Si les prieces, incantations formules magiques, poesie liturgique sont
dites par les seuls specialistes, la parole enigmatique apparah
essentiellement dans la bouche des sorciers, des devins, des marabouts,
personnages traditionnels que l'on retrouve habituellement dans le roman
francophone. Cette parole est une interpretation de presages cosmiques, de
cris d'animaux, de consultations du devin ou du marabout. Elle peut se
presenter sous la forme d'un reve premonitoire. Dans Les Soleils des
independances, les hurlements de la vieille hyene de Togobala sont une
parole enigmatique qui s'interprete. On sait qu'elle avait annonce : une
ancienne et grande chose sera vaincue par une autre ancienne et grande chose
(187). I..:hyene annons;ait ainsi la mort prochaine de Balla le chasseur qui
etait ala fois le plus age de Togobala et le plus craint des villageois acause
de ses pouvoirs magiques et malefiques. Le personnage se faisait passer ainsi
pour une personne immortelle. Aussi, la voix qui s'adresse a Bakary,
l'ancetre de Fama, s'adresse acelui-ci par enigmes. Elle lui predit que s'il
acceptait la chefferie, sa descendance coulerait, faiblirait et secherait un
jour ou le soleil ne se couchera pas, OU des fils d'esclaves, des batards, lieront
toutes les provinces avec des fils, des bandes et du vent, et commanderont (101
102). Cette parole que Bakary n'est jamais arrive adecoder devient tout a
fait claire pour Fama. Une ville OU le soleil ne se couchera pas (les lampes
electriques eclaireraient toute la nuit dans la capitale), OU les fils d'esclaves et

les batards commandent, triomphent en liant les provinces par des fils (le
telephone), des bandes (les routes) et le vent (les discours et la radio) (102).

La parole enigmatique s'inscrit toujours dans le cadre d'un recit. Le
recit fondateur de la dynastie des Doumbouya presentee en ces termes
constitue une composante de premier plan de 1'intrigue romanesque. Elle
inflechit le cours des evenements et exerce un effet de fatalite sur le destin
du personnage principal. Les predications du marabout Abdoulaye
transmises a Salimata s'inscrivent aussi dans le cadre des paroles
enigmatiques. Il n'est pas ininteressant de souligner la fas;on dont la
croyance est utilisee par le romancier moderne. La parole enigmatique
remplit le meme role que celui des autres recits traditionnels. Elle est
enoncee pour etre decodee, elle predit l'avenir ou recouvre le sens cache.
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Avec sa double fonction esthetique et ideologique, le mythe moule dans la
parole enigmatique est un document d'une valeur ethnologique certaine.
C'est pourquoi elle entre dans la logique de la fiction racontee.

Lreuvre romanesque de Kourouma fonctionne en grande partie sur la
base d'un discours crypte. Ce cryptage intervient quand la satire deploie ses
batteries pour denoncer les abus, la violence, I'iniquite, caracteristiques des
regimes qui ont vu le jour dans la periode postcoloniale en Mrique. Le recit
met en scene le sens de l'histoire africaine telle qu'elle est vecue au
quotidien a travers le pouvoir politique des peres des independances sous
la direction du parti unique, des dictatures militaires et des democraties qui
ont enfante les guerres tribales et les rebellions. Avec Les Soleils des
independances, l'auteur aborde I'histoire immediate, celle des premieres
annees d'independance. Dans Monne, outrages et dejis, Kourouma reprend
I'histoire a panir des conquetes coloniales jusqu'a la veille de
I'independance. Dans En attendant le vote des betes sauvages, I'histoire
commence par le rappel du partage de I'Mrique 12 entre les puissances
europeennes. Le recit menage des episodes qui concernent la periode
d'independance, la guerre froide et meme les turbulences de la fin de cette
epoque. Dans Allah n'est pas oblige, le debut du roman entretient une
ambigu"ite au niveau des reperes temporels. Le roman commence avec
l'enfance du personnage principal age de 12 ans. Toutefois le recit fait
reference a des evenements ayant des reperes dans la periode coloniale.
Mais en realite tout se passe entre la fin des annees 80 et la decennie de 90.

Kourouma travaille a etablir une interconnexion recit romanesquel
recit historique. Dans cette perspective, le roman de Kourouma peut servir
de source pour les etudes historiques sur I'Mrique. C'est un ensemble de
representations qui permet de reconstruire la realite. 11 allie la trame
narrative du conte, de la legende, de l'epopee, aux mecanismes historiques
qui conditionnent la vie quotidienne du peuple. Aux personnages reconnus
par la tradition historique sont adjoints des personnages purement
imaginaires, d'Oll la tendance a considerer que tout en racontant le monde
qui I'entoure ou son exteriorite, I'reuvre romanesque est aussi une reflexion
sur le processus qui l'engendre. Autrement dit le roman reconstruit le
climat d'une epoque. Telle une histoire romancee, I'enonciation
romanesque reflechit sur I'art de la creation romanesque et sa parente
genetique proche ou lointaine avec l'histoire. Ces considerations

12 Cet evenement historique, qui annonce la fin de la traite des esclaves et le
debut de la colonisation en Afrique est connu sous le nom de la conference de
Berlin en 1884.
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conduisent a reflechir sur la plenitude referentielle et l'esthetique de la
representation romanesque. On sait d'avance que 1'~uvre d'Ahmadou
Kourouma s'inscrit dans la periode des grandes turbulences politiques et
sociales de 1'Afrique. On peut done parler, chez cet auteur, d'une esthetique
de l'engagement politique et social pour l'avenement d'un monde meilleur.

Lextrait suivant est un exemple adapte du jeu qui se construit tout au
long du recit romanesque entre la realite historique et la fiction. Il concerne
le recit de la fin de la deuxieme guerre mondiale que Soumare interprete
du Roi Djigui. Tout commence par le commandant Heraud parla
longtemps,. l'interprete traduisit,. pour la comprehension du centenaire, le griot
commenta et interprita les derniers evenements intervenus dans le monde

pendant que Balloda vivait des saisons damertume.
A la suite de l'extrait precedent qui donne une idee sur la place de

1'interprete dans le cecit en cours, l'infructueuse tentative de debarquement a
Dakar ne decouragea pas le general De Gaulle. Bien au contraire. 11 monta et
rencontra ses trois autres collegues. lis se reunirent aquatre, les quatre grands
parmi les cinq qui s'itaientpartage le monde. Lui, De Gaulle, chefdes empires
du sud (les Arabies, les Negrities et les mers australes), Churchill, chef des
empires du Nord (Londres, les ties britanniques et tous les oceans nordiques),

Roosevelt, chefdes empires de I'Ouest (New 10rk, les Ameriques et les oceans du
couchant), Staline, chefdes empires du Levant (Moscou, les Russies et tous les
oceans orientaux). Eux, les mattres des quatre points cardinaux, jugerent de
poursuivre la guerre et de ne larreter que le jour ou ifs auraient ditruit le

cinquieme empire et tue Hitler, cinquieme mattre du monde, chefdes empires
du milieu (Berlin, les Frances, les Italies et les mers du Milieu). Ies quatre allies
s'en allerent consulter le plus grand devin de l'univers qui leur devoila les secrets
de guerre du mattre de Berlin, ses totems, ses faiblesses et leur recommanda des
ensorcellements qu'ifs pratiquerent, des sacrifices qu'ifs egorgerent. Apres les

libations et les sacrifices, de Gaulle descendit a l'extremite des Negrities a
Brazzaville, y rassembla les Negres de toutes les tribus, dont ceux de Soba. 11
constitua une armee redoutable ala tete de laquelle il remonta le desert par les

pistes des pelerins, ftignant daller au pelerinage de la Mecque (215-216).
Cette sequence du recit montre comment l'art de la creation

romanesque chez Kourouma consiste araconter des episodes anecdotiques,
en installant grace a 1'humour une convivialite dans le texte. Lhumour
s'appuie sur le detournement et la reconfiguration de la realite historique.
Contrairement a 1'ironie mordante, 1'humour chez Kourouma invite le
lecteur a participer au plaisir du texte. Les personnages de 1'histoire
contemporaine evoques dans l'extrait precedent, la reference ala deuxieme
guerre mondiale, la conference de Brazzaville sont autant de realites
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conformes a la verite historique. 11 existe done une conjonction
permanente entre realite historique et fiction romanesque. D'ailleurs trois
epoques s'embottent constamment dans 1'univers romanesque chez
Kourouma : 1'histoire de Samori, 1'ere coloniale et les independances.
I..:allusion a des faits historiques se rapportant aces epoques est
parfaitement integree dans le processus de la narration. Cela conduit a
admettre que toute 1'histoire coloniale et celle de 1'independance est relue
a la lumiere de la metaphore de la collaboration. Si la reference aces
periodes historiques est importante, pour qu'on s'y attarde au cours de
l'analyse, le plus interessant ce n'est pas tant la reference a une realite
sociale, que le mimetisme discursif ou 1'imitation des langages sociaux.

I..:extrait precedent est un exemple de travestissement des faits
historiques. Que De Gaulle, Churchill, Roosevelt, Staline, Samori, aient
existe, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Mais que ces figures historiques
aient consulte un devin avant de livrer la guerre a Hitler ou bien que De
Gaulle ait eu l'intention d'effectuer le pelerinage a la Mecque, cela cree un
decalage entre le recit et 1'histoire qui s'integre dans le cadre d'une pure
invention romanesque. Cette valeur ajoutee qui releve du burlesque
apporte au recit une valeur humoristique. C'est en cela que le regard
distancie du romancier sur la realite nourrit 1'humour avec verve. Au
contraire, lorsque le recit fait allusion a l'ordre donne a Djigui roi du Soba
de detruire sa capitale avant 1'arrivee des conquerants, les sources
historiques sont tout a fait verifiables, surtout quand on sait que, face a la
superiorite militaire de l'ennemi, Samori utilisait la tactique de la terre
brulee. Mais aucune source historique digne de ce nom n'atteste que le Roi
Djigui Ke'ita ou que son royaume ait existe a plus forte raison que celui-ci
tienne tete au grand empereur Samori. Dans ces conditions, tout se passe
comme si l'ocuvre romanesque chez Kourouma mettait en lumiere la
connexion entre la realite historique et son affabulation romanesque.

5. Discours crypte, transparence referentielle

La fiction permet done d'aller au-dela des preconstruits culturels alors que
1'histoire se limite ales reproduire. I..:ocuvre romanesque de Kourouma
entretient constamment l'ambigu'ite dans la valeur referentielle des faits
racontes. Dans Allah n'est pas oblige, par exemple, si le personnage de
l'enfant-soldat et le recit de son histoire relevent de la fiction, l'ecrivain fait
reference a des espaces geographiques et a des acteurs politiques vivants.
Nous allons observer comment l'ecrivain procede au cryptage de l'espace et
des personnes tout en laissant dans le recit des indices de decryptage.
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Dans En attendant le vote des betes sauvages, le voyage initiatique de
Koyaga est raconte au cours de la veille IV. Sur le conseil d'une vieille
sorciere, Koyaga se rend a l'ecole des maitres de l'autocratie (171). Chaque
autocrate a droit asa geste et chaque geste introduit une boucle narrative.
Il rend visite successivement aTiekoroni, le sage de l'Afrique (176-179),
ensuite aBossouma, empereur du pays des deux fleuves (197-199), apres a
l'homme au totem de leopard, president du grand fleuve (213-221) et enfin
au Roi des Djebels (242-250). En retra<;:ant le parcours de Koyaga, le
roman aborde l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre. Le
pays du president dictateur Koyaga s'appelle la republique du Golfe. Cette
tournee africaine de chaque nouveau venu au pouvoir est a la fois une
coutume de courtoisie et un calcul politique. Comme le souligne si bien le
Sora, cet apprentissage devient le motif d'une tournee initiatique car
lorsqu'un individu parvenait au pouvoir par la fOrce, il faisait aussitot la
tournee des dictatures pour connaitre les ficelles du metier. Cette tournee du
nouvel arrivant avait pour bur de se faire reconnaitre aupres de chefs d'Etat
influents susceptibles de l'introduire dans le cercle, surtout dans les
organisations africaines. Il s'agit en general d'un voyage qui a pour motif
inavoue la recherche d'une legitimite pour tout president arrive au pouvoir
par coup d'Etat.

La republique des Monts (77) est presidee par l'homme en blanc au
totem de lievre. Ce president s'appelle Nkoutigui Fondio (153). Il a resiste
a De Gaulle. Ces indices montrent bien que le narrateur parle de Sekou
Toure qui dirige la Guinee, seul pays a voter NON au projet de
communaute franco-africaine propose par le General De Gaulle en 1958.
Dans le recit de la veillee IV le narrateur presente l'homme en blanc, appele
ainsi en vertu d'un lien metonymique parce que Sekou Toure s'habillait
toujours en blanc, symbole de la purete et de la franchise. Le narrateur
indique qu'en disant Non a la communaute! Non a la France! Non au
neocolonialisme (154), Nkoutigui Fondio avait fait le mauvais choix. Son
totem lievre montre bien qu'il incarne un personnage malin. Cela semble
corroborer le fait qu'il avait etabli un regime socialiste, ce qui ne l'avait pas
empeche de torturer, d'emprisonner, de mentir et d'etre un dictateur
orgueilleux et impenitent (156-162).

Dans la veillee Ill, celle qui parle de Macledio, le Sora indique que le
responsable Supreme de la republique des monts est auteur de 40 volumes,
ses a:uvres completes, dit-il, constituent un gros paquet qu'il offre a ses
visiteurs. On sait habituellement que Sekou Toure offrait a tous ceux qui
lui rendaient visite des exemplaires de livres appeles les a:uvres du PDG ou
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Tomes. Le Sora precise dans son recit que les lignes griffonnees par cet
insomniaque versificateur mediocre [en opposition avec SenghorJ que les
services de la presidence qualifiaient de poesies et de pensees etaient les seuls
Cl etre Ius hudits et commentes dans les ecoles, instituts et universite de la
republique des monts (160) 13. Ce passage est en adequation complete avec
l'atmosphere d'effervescence ideologique qui a regne pendant les 26 annees
de pouvoir de Sekou Toure. Le recit du Sora stipule d'ailleurs que La
connaissance par CrEur des rEuvres de l'homme en blanc n'hait consideree nulle
part en dehors de la republique des monts comme un savoir. (168) 14. Tout ce
passage s'accorde bien avec l'observation de Barry (2003 : 211) qui
souligne que pour ajuster les instruments de la symphonie, le travail
d'orchestration mit en reseau le Bureau des Presses de la presidence de la
Republique, qui etait charge de mettre en forme les discours du leader du PDG
et de rediger des additifi. A la suite de quelques reajustements, on obtenait une
rEuvre collective, dont la forme reliee et publiee portait le nom de TOme. On
observe en passant que Mouralis (1987) n'avait certainementpas tort d'accuser
le leader guineen de scribomanie. (Barry 2003 : 211) 15. 11 n'est pas
ininteressant de preciser que dans Les Soleils des independances, la Guinee,
republique des monts s'appelle la republique de Nikinal.

Le Sora fait aussi reference a la republique des Ebenes (173), pays des
Ebenes dans Les Soleils des independances, dont le president Tiekoroni, c'est
a-dire, le vieux petit bonhomme en Maninka, a pour totem le calman (la
plus ancienne des betes terrestres). A ce president sont attribues plusieurs
pseudonymes dont le belier du Fasso, [fasso signifiant la patrie], le sage de
l'Afrique, l'homme au chapeau mou. Les references geographiques se
rapportant a ce pays dont la lagune qui entoure la capitale (173), le palais,
la basilique (175) edifiee a Fasso, c'est-a-dire dans le village natal du
president, en pleine brousse et meme le lac de calman, tous ces referents
aident a montrer qu'il s'agit bien du pays d'Ahmadou Kourouma. Malgre
tout, le nom du president ivoirien n'est jamais mentionne explicitement
sauf dans Allah nestpas oblige, Oll le narrateur le decrit ironiquement de la
maniere suivante : Ce sage s'appelle Houphouet Boigny. C'est un dictateur, un
respectable vieillard blanchi et roussi d'abord par la corruption, ensuite par
fage et beaucoup de sagesse. (179).

13 Pour plus d'information se referer it : « I..:ecole : d'institution d'enseignement
en centre d'education revolutionnaire », op. cit., p. 168-181.

14 Alpha Ousmane Batry, ibidem.
15 Alpha Ousmane Batry, Parole fUtee & Peuple dupe, op. cit.
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Le pays des deux fleuves sur lequel regne l'empereur Bossouma,
1'homme au totem hyene est aussi une autre republique qu'on peut
decrypter par le mot empereur qui rappelle Bokassa dont la forme parodiee
est Bossouma, c'est-a-dire la puanteur du pet. Le portrait de ce president
est encore plus caricatural que celui des autres, car 1'homme est surnomme
respectivement le gros vin rouge, ce qui laisse penser a des vices lies a la
boisson, au portail caparafonne de decorations, qui indique sa megalomanie.
11 ne resiste pas ala boisson ni au sexe, grotesque, il est meprise par ses pairs.
Cette description depeint la demesure, qui correspond au symbole de son
totem : la sottise. Parlant de lui, le Sora s'exclame Empereur... Empereur!
Une vraie honte pour l'Afrique entiere! Un saoulard!... Un salaud qui
pretend etre chefdEtat ayant le grade le plus eleve parce qu'il s'est proclame
Empereur. C'est un simple d'esprit (225).

Al'oppose de ce personnage demesure, Tiekoroni est presente comme
un vieillard ruse, sage et intelligent. Mais le recit le depeint sous un tableau
ambivalent, le presentant sous le voile d'un artiste qui sait transflrmer les
equivoques en ambiguites (183). Un homme extreme dans la vertu et le vice,
un sac de contradictions. Un homme ala fois genereux comme le fondement
d'une chevre et rancunier, mesquin, mechant comme un pou, un pian;
menteur etfabulateur comme uneftmme adultere et veridique et entier comme
un chasseur de fauves; cruel comme un chat rassasie [...] et tendre comme une
poule avec les pintadeaux quelle a couves (191). Comme cela se voit, tout se
deploie selon une vision contrastee qui s'apparente bien a celle du Roi du
pays des Djebels (241), commandeur des croyants. 11 est depeint egalement
sous le signe de l'intelligence, et de 1'habilete politique. Son regime
respectable est assis sur une base multiseculaire (241). Malgre le credit
respectable qu'on lui accorde, le Roi du pays des Djebels est aussi
moyenageux, barbare, cruel, menteur et criminel que tous les autres peres de la
nation [... ]. Par cette generalisation le cecit montre que l'Afrique est de loin
le continent le plus riche en pauvrete et en dictature (354). Lironie sarcastique
qui se lit au travers de tout le discours romanesque dans son ensemble est
tissee dans un langage indirect, feinte de ce qu'il signifie effectivement.

Le pays des Djebels et du sable est aussi facile a decrypter dans la
mesure Oll le recit indique qu'il s'agit d'un pays musulman du nord (241),
gouverne par un musulman blanc, un chefdetat moderne issu d'une dynastie
au pouvoir depuis des siecles. Tout comme dans 1'extrait precedent, le choix
du lecteur porte indubitablement sur le Maroc, meme si le recit joue sur
un langage contradictoire en apparence, d'Oll se degage une vision
lromque.
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Deux comparaisons tracent une ligne de conduite discursive qui
enracine le rt~cit dans 1'histoire politique africaine. La premiere
comparaison etablit un parallele entre Nkoutigui et Tiekoroni de la
maniere suivante, En realite, dans l'Afrique des dictatures, Nkoutigui et
Tiekoroni, le ruse vieillard, itaient les deux potentats qui, tout en etant
diffirents dans la forme, se ressemblaient le plus dans la fafon d'agir (162). Au
dela des deux dictateurs, le recit vise a presenter le clivage politique du
monde en deux blocs : 1'un modere· dont Tiekoroni est le digne
representant et l'autre revolutionnaire qu'incarne Sekou Toure. Tiekoroni
n'avait pas la foi, mais il etait catholique quant a Nkoutigui, il etait
musulman. L'homme en blanc croyait aux paroles, aux hommes et au negre
[... ] Le ruse aristocrate Tiekoroni ne croyait pas aux paroles, a l'homme et
surtout pas au Negre [... ] En cultivant la connivence avec son auditoire, le
narrateur demande acelui-ci : sais-tu qui, en definitive eut raison et gagna?
C'est Tiekoroni, le ruse petit vieux au chapeau mou [repond-il].

Lascendant de Tiekoroni sur Nkoutigui s'explique par le fait que Thus
les affames de la Republique des Monts, tous les affames de l'Afrique de /,Ouest
se dirigent vers la Republique des Ebenes de Tiekoroni, terre de paix et d'accueil
des rifugies. On ne vit aucun homme de la Republique des Ebenes voulant
rallier la Republique des Monts, le pays de la dignite du Negre (163). On sait
que dans Les Soleils des independances deja, le recit fait etat de l'existence de
Dahomeens, de Burkinabe, de la fuite de Diakite par une nuit de clair de
lune devant les violences de la revolution dans le pays de Nikina"i. Aussi, la
reussite economique de la Cote d'Ivoire en avait fait un pays d'accueil de
plusieurs Mricains surtout ceux de 1'Ouest. Ace niveau, on peut dire que
le ton du recit reproduit la realite par rapport a la situation sociale,
politique et economique.

Lancrage du romanesque dans le reel objectif est observable, comme
nous venons de le montrer au niveau du parallele entre Tiekoroni et
Nkoutigui Fondio qui ont entretenu des relations dominees par un conflit
datant de la naissance du RDA. Par contre, meme si le recit precise que
Nkoutigui Fandio et Senghor sont rivaux en poesie et en politique, car le
socialisme de run s'oppose au liberalisme de l'autre, la fiction prend le
dessus avec 1'incursion dans le recit d'un troisieme personnage, Maclodio.
Celui-ci a, dit-on, entretenu des relations de connivence avec Nkoutigui
Fondio au cours d'une nuit surprenante de poesie. Les deux interlocuteurs
eteignirent toutes les lampes et dans les tenebres, echangerent des propos qu'aucun
des deux ne revela jamais (160). Cet episode mysterieux, qui rappelle un rite
d'initiation est digne d'un recit surrealiste. On peut en deduire que le
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narrateur raconte le recit sous le mode fictionnel en alternant des scenes
vraisemblables avec des scenes qui relevent de la pure fiction.

Un autre dictateur qu'on peut ranger dans la categorie du cryptage
concerne le pays du grand fleuve, dont le president est denomme l'homme
au totem de leopard (212), un potentat de la pire espece. La symbolique des
animaux s'apparente enormement aux fables animalieres. La panthere est
per<rue comme un animal feroce, d'ailleurs les manes (227) le surnomme le
grand guerrier qui triomphe de tous les obstacles. Ce portrait ironique et
feroce fournit des indices qui laissent penser a Mubutu. D'une part, la
designation de chaque dictateur par un animal en vertu d'un lien
metaphorique ou metonymique installe dans le recit le rapport aun mythe
fondateur qui unit la famille du president designe al'espece animale, d'Oll
le totemisme; d'autre part, cette symbolique s'inscrit dans le cadre du
rapprochement entre la chasse et la politique, ce qui presuppose le
franchissement de la barriere qui fonde la difference entre I'humanite et la
bestialite, d'Oll la violence sous toutes ses formes qui exerce son empreinte
sur le recit.

Nous venons certes de presenter quelques aspects du cryptage discursif
qui concerne essentiellement des referents humains, des personnages
historiques. Mais il faut observer que I'ancrage du roman dans la culture
africaine est a la base d'un cryptage plus en profondeur du discours
romanesque. La connaissance de la culture de l'ecrivain est necessaire ala
comprehension de l'epaisseur ideologique du roman africain. Notre analyse
precedente est parcellaire par rapport aux divers aspects plus complexes du
cryptage. Outre ce discours crypte que les divers indices aident a
desambigulser, plusieurs acteurs politiques africains ou du monde
contemporain font leur entree dans le recit par la grande porte puisqu'ils
sont nommes sans aucun cryptage. Ne participant pas directement au
deroulement du recit au premier plan, ils sont introduits, non pas comme
personnages de I'intrigue, mais comme objets du discours romanesque, ce
qui donne aI'intrigue un aspect arborescent et touffu.

Conclusion

Comme on vient de l'observer tout au long de notre analyse, l'ceuvre
litteraire francophone d'Afrique est le lieu de representation de la parole et
de la pensee de I'auteur mais aussi d'un corps social plus complexe dont il
actualise et modalise les tensions. Elle s'inscrit dans un mouvement
enonciatif a I'interieur d'un discours parallele au procede narratif. Ainsi
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I'ecriture s'identifie-t-elle a I'espace de la memoire collective. C'est
pourquoi I'acte d'ecrire revient a recuperer le geste de la litterature
occidentale et aI'adapter ala structure des langages d'un univers culture!
different. L'ecriture convoque les acquis culture!s africains et les procedes
scripturaux occidentaux pour creer une reuvre metissee. Ce double visage
de la litterature francophone d'Mrique et les modalites de l'ecriture
romanesque doivent inciter le chercheur a renouve!er en profondeur sa
demarche methodologique.

Dans la tentative de recentrer le travail de recherche sur son objet,
l'etude de la litterature francophone d'Mrique est a inscrire dans une
semiotique generale qui se propose de rompre le cloisonnement entre les
disciplines. Ce!a presuppose un deplacement de la question de la norme en
vue d'investir celle plus importante de la genericite. L'auteur francophone
est souvent un passeur de langue, car la creation romanesque maintient la
tension entre la langue d'origine et le franyais. Il rompt ainsi la norme
linguistique afin de forger un langage propre dans la mesure Oll les
categories poetiques thematiques et stylistiques habituelles sont remises en
question. L'originalite de l'univers verbal cree est manifeste par ce voyage
merveilleux dans l'interlangue dont les traits les plus remarquables
s'observent dans la creation lexicale de neologismes savoureux. Comme
nous l'avons observe tout au long de cette reflexion, I'interlangue est une
veritable forme de subversion de la domination symbolique europeenne.
Images fortes, tours syntaxiques etrangers, vocabulaire exotique, formes
metaphoriques evocatrices, permettent de saisir le miroitement d'une
vision du monde autochtone. En recuperant les substrats du mythe I de la
legende, de I'epopee, du conte, des proverbes, etc.l'interlangue vehicule de
nombreuses images qui sont empruntees au fond culture! primordial. La
mise en scene de I'oralite assure la vivacite du recit qui se complete d'un
rythme narratif singulier dece!able dans les repetitions, les parallelismes de
construction et les formes accumulatives. On peut donc parler de
transcendance textuelle du texte, car I'ecriture francophone repose sur un
mimetisme discursif. Le discours litteraire reflete l'heteroglossie du
discours social, ce qui veut dire que le texte litteraire ressemble a une
composition florale riche de la couleur de toutes ses composantes
essentielles. Surplombant la diversite du discours social, I'ecriture
francophone d'Mrique resulte d'un effet de couture, e!le est l'expression la
plus complete de I'imaginaire africain ombilique au canon de la pensee
occidentale.
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