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Le fait que les langues d6coupent ditlircrnrnent le r6el consrituc
lo principal algument des parlisans de la thise de l'<< introduisibilitd >
dcs langues. Pourtant, on lraduit depuis la nuit des temps. les lrrlucrctm
itant les principaux << passeut.s > de connaissances d'un bout ii I'autre
du monde, assurant ainsi une cornmunication ininterrompue cntre
les hommes, par-dessus les f'rontidres de tout genre. Cependant nul
micux que l'dcrivain qui a vdcr.r cn nrilieu bilingue or.r plurilingue,
ne peut illustrer cetre \'6ritd. Par sa maitrisc des langucs et par sol.r
art, il r6alise une perfbrmance extraordinaire cclle d'oxprimer clans
la langue d'arriv6e un rapport au monde. sp6cifique i la langue
dc dipart.

Il est dvident que les romanciers aliicains, par cxemple.
se distinguent des rornanciers liangais, par la veine culturuliste qut
lbnde leurs euvres; le liangais qu'ils utilisent comme langue
d'expression ouvrant d I'universel, traduit une vision du moncle
particulidre, un euacinement geographique et culturel, unc manidre
dc parler. de penser, de se comporlcr vihiculis par lcur langue
maternelle. C'est donc un discours sur soi qui s'dpanouit dans ocs
ouvres et cela en languc dtrangire et en dialoguc conslar]t avcc
le discours portd par d'autres cultures. Ainsi, le roman de l'ecrivain
sdn6galais Cheikh Ilamidou Kane, L'at,ennrre arnbiguct, qui
a connu un succds jamais dimenti depuis sa parution, contient une
r6llexion sur le devenir cle I'africain f'agonni par une culture
Iraditionnelle ferm6e sur elle-mdme, et pricipitd par la politique
coloniale dans l'aventure du nouveau, dans le monde de la comp6tition,
de [a technique et du triomphe des valeurs mat6rielles.

Certains critiques ont soulign6 le < classicisme ,,r du roman
qui serait < dfi d la relenue du lon , ov bien ont cru rcconnailrc,
dans sa fonne, le moddle d'6criture propos6 par ['icole frangaise,
celui de [a parfaite disserlation philosophique2 Cependant toule
personne qui a pu approcher le monde subsaharien reconnaitra,
dans ce texte, << les mots cle la passion3 )) et, sur le plan narratif
et esth6tique, l'incontestable impact de la litt6rature orale traditionnclle.

Tout d'abord, le choix du h6ros: comme dans Ies 6popies,
Samba Diallo est un personnage d'exception: particulidrement
beaq sensible et intelligent, ce jeune prince du royaume des Diallobds
(pezrl.s depuis longtemps islamis6s) a dt6 lbrmd dans son ent'ance.
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i I'dcole coranique, par Thiemo, le grand chef spirituel qui souluitait
taire de ce disciple, son propre successeur. Le jeune homme fail
l'apprentissage de la foi et de I'extase mystique selon une pddagogie
dc la sonffrance of se mClent des pratiques antiislamiques lides
d des rites d'initiation, et le rigorisnre de la kctcliry,o!. C'est cc1
apprentissage qui justilie la quOte de Samba, celle d'<< une noblesse
non point ocquise mais conquise durentenl (..,) plus spir.ituelle que
lentporellc't.

Or le pays des Diallob6s avait subi la conqu6te colorliale
et t disentpari, tournait str lui-mAme comme un pur-song pri,s
dons un incendic ,n. Ceux qui l'avaient conquis, affimre lc nanateu.,
< dteicnt dtranges > ;

< S'ils savaient tuer avcc efficaciti, ils savaient aussi gr.r6rir.
(. . . ) Ils ddtruisaient et construisaicnt. On conmenga, dans le conlinent
noir d comprendre que leur puissance vdritabte rdsidait non point
dans les canons du premier matin, mais dans ce qui suivait ces
canons (...) L'dcole nouvelle participait de [a nature du canon
et de l'aimant d la fois (...) Du canon, elle tient son ef[ioacitd d,arme
combattante. Mieux que le canoq elle pdrennise la conquOte. Le canon
contraint lc corps. l'ecole fascine les 6mes (...) De l,airnant, l,dcole
tient son ravonn€h1€ntol

La Grande Royale qui avait une grande autoritd dans le pays,
con:prend que dans cette dcole, on apprend aussi bien < I'arl de
vaincre sans avoir raison > que la manidre de prendre rapidement
le train de l'Histoire : << tolttes les J.aqons de lier le bois au bois r.
Elle conclut donc avec fermetd :

< L'dcole dtrangirc est la forme nouvelle de la guerre qtre
nous .lbnt ceux qui sont yent$. er il faur y envoyer notre dlite,
en alte ndanl d'y pou.\ser lout le pays' . l

C'est pourquoi l'iducation traditionnelle de Samba sera
brusquement interrompue d'abord par un bref passage A l'6cole
nouvelle, puis par des dtudes de philosophie d Paris.

Mais ce choix politique, imposd par sa famille s'avdre dtre
pour lui ( I'itintraire le plus susceptible de le pertlre r. Analysanl
la < mdtamorphose > opdrde en lui par l'6cole occidentale d la fin
de ses dtudes, le jeune homme constate avec elfroi :
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< Je ne suis pas un pays distinct face d un Occident distinct
(...) Je stris cleveru les deux. Il n'y o pas une tAte lucide entre les
deux lernrcs d'un choix. Il y a une nultc ilrangc' ett cl[lrcsse
de n'Atc pas deuxs . >

Dans le cas de Samba Diallo, le mdtissage cultuel ddbouchc
sur une profonde mutilation du moi, sur un dddor.rblement
de la personnaliti qu'il ne peut ni assumer r.ri dcpasscr. En tant que
personnage de rornan, il n'a donc pas la transparence psychologiquc
des h6ros classiques. Il se disigne d'ailleurs lui-mdme commc
r hybridee ) et reste opaque jusqu'au bout de son << otentl 'e t> dont
le doublc ddnouement est 1ou1 ri fait < ambigu >. Ayant perdu la foi,
il n'arrive pas i prier lorsqu'il se rend sur la tombe de I'hicmo c'est
pourquoi il est tu6 par le Fou. Mais, dans le dernier chapitrc.
s'6panouit. inattendue, l'euphorie de la mort heureuse car le jcunc

lrcmme < vit > sa mort comme rme resunection. comme ru.re rctonciliation.
comme des noces sacries avec Dieu dont l'Occident athde l'avait
s6pirrd. Nous sommes de toute 6vidence devant un personnage-
signe lequel, comme dans la littdrature orale, doit Ctre interprdt6
selon rn code hem€neutique, un systdme de r6fdrences symboliques
qui n'est pas vdhiculd habituellement par le irangais.

Sa qu6te rdvdle une personnalit6 marqude par dillcrentes
grefTes culturelles : d'abord, l'apport de l'Islam, un islar.rr pur et dur
qui rabaisse le corps pour mieur permetue i I'esprit de s'ilever
vers Dieu, mais qui ellseigne aussi, comme dans la mystique soufie,
une Foi vdcue en tant qu'extase, amour durable et parlait: principe
vital, Dleu rdpond d la qu6te d'amour de ses fidiles, en lcs << emplissanl >>

de sa pr6sence, selon une dialectique descendante qui t'ait du corps

le r6ceptacle de Ia plus grande puissance, celle de la Parole divine.
Cet amour parfait car partag6, est sugg6rd. dans le dernier chapitre,
par [e d6ferlement d'une mer de lumidre sans fin, dans laquelle
se dissout avec ravissement, I'dme du prince...

Cependant dans la. fagon de penser de Samba Diallo perce

dgalement l'dcho d'une manidre d'6tre ant6rieure d l'lslam. Pour
Iui, Ia creaion du monde est continue. Elle est < universel dibordemenl >>.

L'homme vit << brfilont au ceur des €tres et des chose,J )), r immergd tt

dans un cosmos semblablc it << une mer proJbndetl >. Loin d'en 6tre
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le centre, il nc s'est pas encore <e-rlraassi de la nature n. Il n'est que
de bout tle I'An'e o bourgeonnc la pensdert t.

Cette vision du monde s'appuie comme dans la tradition
orale, sur des oppositions lexicales : le creux et le plein. le chaud
et Ie froid, les t6ndbres et la lumidre dont le feu est la nrdtaphore
la plus rdcurrente. Milange de soufisme et d'animisme, la foi
de Samba Diallo ddmontre quc, par I'imaginaire, I'homme peut e tre
heureux ici-bas.

On cornprend alors pourquoi la troisidme grelfe culturelle ne
pouvait l'dpanouir ir l'instar dcs deux autres. Le cartdsianisr-nc puis
le posilivisrne, enseignds d l'dcole Occidentale, I'ont ddpouilli
de sa raison d'0tre. La conscience du vide qui ddsonnais l'habitc,
dibouche sur un sentiment d'impuissance et d'angoisse d'abandon.
Dans son ddsarroi, il demande de l'aide d'abord d Dieu :

<< Je stris bien cette dme tlue tu faisais pleurcr en I'emplissctnl.
Je t'en supplie, ne fais pas que je devienne I'ustensile que je scns
qtti s'dvide dijd. Je ne t'ai pas demandd de faire \clore cette luew.
qui, un jotrr, s'operQut qu'elle ardait.. l

Puis d Thiemo :

r Toi qui seul ddtiens la Parole et as la voix su/fisamnrenl
puissanle pour rallier el guider ceux qui se sont perdus, j'intpkre
en grdce tq clumeur dans I'o,nbre, I'iclat de ta voix, afin de nte
ressusciter d la tendresse secrite.t2 ,

Il cst dvident que cette langue somptueuse, mdtaphorique
et incantatoire n'a gudre la neutralitd tonale des moddles d'dcriture
classiques tels qu'ils sont enseign6s d l'6cole. La veine d'origine
populaire qui la fonde, se r6vdle dans le go0t pour les p6riphrases,
les jeux de mots, les tournures allusives, tout ce qui augmente
la polys6mie et enveloppe le discours de clair-obscur. Voici comment
le contexte travaille le mol < poids )) en vue d'un rdinvestissement
symbolique : une scdne du chapitre III, prdsente Thiemo, seu.l dans
sa case, lurieux de voir que son corps, devenu un << poids st

douloureux et rigide, le <fixe d terre > et l'emp6che de faire
correctement sa pridre. Dans [a scdne suivante, en discutant avec
le Chef des Diallob6s, il rappelle que les hommes ont choisi l'dcole
nouvelle dans l'espoir d'avoir plus de < poids >> car << la misire est
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aussi obsence de poidsts >. Le lexdme << poids >> est donc surclAermind
par le contexte et apparait au lecteur comme une 6nigme d ddcoder.
enigme qui attire l'attention sur le personnage paradoxal du Maitrc.
En efIet, les faits et les gestes de Thierno ne convergent pas vers
une cohirence psychologique comme dans l'afi classiquc mais
soulignent ses contradictions. Alors qu'd I'6cole coraniquc.
on le voit comme un 6tre < clcssdchl por les nracdration.t >>

el < les miditations nt1tsyi1171s5 >, capable de << colires ddmentes l
i la moindre inaftention de ses disciples, dcvant le Chel des
Diallob6s, et lorsqu'il cxamine les outrages que le temps impose
d son corps, son < vieux conpagnon r. on dicouvre un vicillard
lucide qui reconnait avec humour que m6me Ia Iroi ne pcr.rt rien
contre les lois de la Naturera et que Ie principe de realit6 doit
prendre le pas sur les v6ritds toutes faites, idie qu'il met en relicl'
dans la parabole de la courge :

< Let cotu'ge est une nalure dr6le (...) Jeune, elle h'a de vocatbn
que celle de faire du poids, de ddsir que celui tle se coller onoureusentent
d la terre. Elle trouve sa parfoite rdalisation dans le poids. Puis,
un jour, tout change. La courge veut s'envoler. Elle se rtsorhc
et s'dvide lanl qu'elle peut. Son bonheur esl fonction de sa_ttacuitl,
de ls sonoritd de sa rdponse lorsqu'ttn sot(fle l'dntcut. Lo cotoge
a raison dans les deux casti ,.

On ne peut donc < lire > ce personnage selon les codes
de lecture habituels. Tout comme Samba Diallo il fonctionne
en tant que <<forme>> porteuse de significations sur lesquelles
le lecteur doit s'interroger, participant de la sorte, comnre dans
la littdrature orale, d la production du texte.

Si la langue de I'Aventure Ambigui est caract6ris6e par une
sorte de miroitement sdmantique c'est parce qu'elle fait appel
constamment d l'imaginaire symbolique africain et d une rhdtorique
d'inspiration orale qui, en s'appuyant sur l'implicite, permet,
en mdme temps, d'exprimer une id6e et de Ia mettre en question,
rh6torique visible dans ce petit 6nonc6 traduit du peul << Dieu n'est
pas nolre parentt6 ri. Dans un premier temps, cet 6noncd met
en relief I'idde que [a Foi est d6passement du quotidien, authentique
transcendance et non demande ds secours par la mddiation de la pridre,
mais, en mOme temps, cette assertion sous-entend, dans le m€me
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conlexte, l'6loignement de- Dieu voire son inditlerencc d l'egard
dc Ia ddtresse des homnresl?...

Sur le plan syntagmatique, I'intriguo de I'Aventure ambigu|
est mince mais le dynamisme du rdcit est impulsi par la maier.rtique
des dialogues socratiques. les viritables personnages itant des tdies,
des discours qui s'atliontent sur I'axe m6mc de l'6noncd. A chaque
moment. le choc intertextuel aboutit au dynamitage des stiriotl,pes
qui ont assur6 la suprematie iddologique de tel ou tel discours,
religieux ou protane, prouvant ainsi qu'n d tot e purole on peul
en opposer une autre,r. Aucun discours ne peut pritendre cxprimcr
la vdrit6 : < tant (lu'il y aura de I'ayenir, toute vtritl scru purtielle.
La vdritd se place i la /in de I'histoiretE ,...

Mise en scdne spectaculaire de conllits idiologiques auxquels
est confront6 I'africain d Ia croisic de la tradition et du modernisme,
le lexte se prdsente comn.le unc sorte d'dchiquier sur lcqucl ivoluent
les pidces maitresses : Le ,Vattre, Le Chef des Diallobis, Lo Grutle
Royale, Le Chevalier, Le Fou et les gers. du peuple. premicrs
d < brandir leurs bouclierster en cas de danger.

Cette ddmalche permet un embrayage constant sur I'extra-
texte ce qui pose le probldme du public postuli ct donc de l'horizon
d'altente dans lequel s'ir.rscrit le roman. Interrogd d ce sujet. Cheikh
Hamidou Kane donne une riponse ambigue. Il alfirme avoir.
respecte les nonnes et la syntaxe du frangais de manidre i. << randre
occessible ) son ( itlenlild ulturel/e > ce qui ddsigne dc toute
dvidence un lectorat de langue liangaise, 6tranger d I'Afrique. rnais.
ajoute+-il malicieusement, comme il a it6 6lev6 dans la socidti
pr;,le, r dans un milieu de nudition orala >, son < sfi,le a cle Drohablemenl
inJhrencd ) par ( tme esthdtique propre2ur. C'cst cenainernent dans
ce style que s'exprime I'essentiel du roman qui s'aclresse i un
public africain bilingue et hdt6roculturel, parliculidremenl concern6
par l'exameu des h6ritagcs, avant ct aprds l'inddpendance, public
habitud par s€s artistes ir chercher la viriti dans la langue des m11hes
et des ldgendes, des chansons et des proverbes, des paraboles et des
6nigmes r6actualis6s, plutdt que de la trouver toute faite dans une
langue oi ( ce que l'on conqoit bien s'tnonce clairemenl2t l.

Dans cette perspective, le titre du roman de Cheikh llamidou
Kane renvoie d I'aventure nr6me de c,:tte icriture, ambigue:
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d la lbis sobre et incendiie par les (molr da la passion ) et en quelque

sorte, bicdphale car s'adressant d des publics dont les centrcs
d'int6rdts et les besoins esthiliqucs sont diffirents. Cettc prise

de possession d'une langue dlrangdrc pour dire le rapport spicifique au
r6el de la langue matemelle! prouvc que << pour altcindra I'honnrc >>

il faut toujorui < la midiarion d'une psychologie et d'une culture22t.

Ce n'est pas dtomrant que, de nosjours, les Ecoles de Traduction
montrent un intdrdt croissant pour l'enscignement des civilisations
comme soulien cognitif dans l'apprentissage d'une langue seconde

et choisissent comrrle un des meilleurs outils didactiques, les /e.Yle.t

littiruires c'est-ir-dire les < actcs de purole r of s'ipanouit lc ntieux
le pouvoir dire des langues.

Bilinguisme ct Interculturel

( L'inlcrculturel : f'aits de contact ou dc coalitions dc cultures
qui permettent de saisir l'expdrience de l'ah6ritd. Par rapport au

temps des colonies ct par-deli les dil'terenccs subjectivalcs, il faut
retenir dans le dire du malaise identitaire et existentiel, induit par

le syrnptdme, syndrome de l'dtrangetd dans la relation d soi

et ir I'autre et aussi la manidre dont le sujct parlant l'apprihende,
la sent, la vit, la surmonte ou y succombe.. *Le sujet interculturel
prodigue une parole m6tissc ?r m6me de revisiter l'histoire tant
collective qu'individuelle...sL'atfirmation du sujet interculturel
prend une autre dimension et inscrit un autre discours quand

il s'agit de paroles de femmes affranchies. C'est par l'intigration
de traits culturels autres que les 6crivaines parviennent d casser

des schdmes traditionnels et doxiques. * Il est d'ordinairc entendu
que l'interculturalit6 rdside dans Ie croisement des traits culturels
spdcifiques d un pays. Mais d l'intirieur d'une rn6me socidt6,

la coexistence d'id6ologies diff6rentes peut engendrer une situation
interculturelle assimilable par ses effets d celle commun6ment
v6cue dans la rencontre des sphdres g6ographiques et culturelles
diffErentes.+ Parfois, l'exp6rience intercultwelle recouwe la situation

diftlcile de transfuge social et le conflit intdrioris6 et intime des

cultures et langues des dominants et domin6s. >
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Actuellement, rugqin d'inftr po t l'enseig emenl tles cultures
e lot,guc itrutryirc

La litt6rature a un r6le important sur ce plan. Elle n'est pas
utilis6e comme moddle d imiter rnais conrme dynamique de la
communication. Elle facilite la connaissance de l'Aulre surtout
lorsqu'clle se produit en situation de bilinguisme ou plurilinguismc.
lrs textes fonctionnent conure une m6moire ; ,ils vihiculent des reldrenccs
culturelles explicites (enracinement g6ographique, linguistique ;

travail sur les formes; reproduction ou modification/crdation)
et in plicites (2-e niveau, plus protbnd otr se situent lcs non-dits
suggdrds, tout l'implicite, les connotations d'ordre a1lecti1. lidcs
d I'dnonciation, les mdtaphorcs originales, les catachrdscs) et dcs
indices subtils qui renvoienl d I'ethnotcxte cl'un espaoe ternps ainsi
qr.re des rites d dimension collective ou individuelle.

* Dans le texte littdraira, les possibilit{s de crtath,itd de lq langue
se cotlcrltisent, la langte en tult que riservoir de.t firtualitts inrtnies
du dire >

* Grande richesse lexicale, linguistique. culturelle. Expirience
de la < duplicitd > de la parole dans les procddds dc traducrion.
L'dcrivain bilingue reste ( traducteur >, < mddiateur D, ( passcul. )
interculturel. Dans son texte, s'aflinncnt les identit6s, s,interpindtrent
les cultures. Cepcndant. silud a la confluence de plusieurs cultures,
l'dcrivain n'es1 pas un simple passeur: Il est conscience crilitlue ;

il engage sa subjectivitd er par la il implique davantage celle
du lecteur. Le souci des < eflets > de son message sur I'dnonciatairc,
est primordial chez lui. (Voir la place de l'aulonymie chez Sen.rbdne
Ousmane ou chez Kourouma). Importance dc I'6crivain comme
instance de r6sistance lace d la domination matdrielle ou mentale.
Refirs des identitis ( essenticlistes >> et promotion des n,t6n.toircs multiples.
Agir sur le rdel devient agir sur le discours. (Voir la th6matiquc
de < l'exil intdrieur >) Selon Georges Ngal, ld ot il y a bilinguisn:c
il y a bi-langue, bi-culture; on construit un nouveau territoire
de la pens6e, peut-dtre utopique, de la conlluence et du dialogue.
L'interfdrence linguistique se place au centre du bilinguisme.
Le frangais se pare des sonoritds et des rythmes de la languc
malernelle. Le choc esthdtique qui vient du sentiment d'6trangeti
est dt au fait quc l'implicite exprinrd par une langue itrangdre

_271
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renvoie d des valeurs propres a la langue natemelle qLl'on ne pcut

reconnaitre si on ne les connait pas' Des mots, des irnages lbnt

rdf6rence i des myhes propres d un espace g6ographique, ir un

imaginaire symbolique particulier. Et le rapport entre conscience

historique et m1'the est toujours pr6sent surtout quand il est

question d'inadaptation aux ( situations > que l'Histoire impose

comms c'est [e cas de Sarnba Diallo dans I'Aventura ambigui' Les

ceuvres. ( caisse de r6sonance > dcs dilfercnts discours du social'

(L'oraliti feinle: absorption par I'dcriture des moddles litt trad

Et de discours ci-dessus citds.)
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