
-

-

-

-

-

-

      

  

  

  

  

  

Dépôt Institutionnel de l’Université libre de Bruxelles /

Université libre de Bruxelles Institutional Repository

Thèse de doctorat/ PhD Thesis

Citation APA:  

Kesteloot, L. (1960). Introduction à la littérature négro-africaine de langue française (Unpublished doctoral dissertation). Université libre de Bruxelles,

Faculté de Philosophie et Lettres, Bruxelles.  
Disponible à / Available at permalink : https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/215579/1/fc38ffe7-b1c9-4534-b814-de7aa5425ee7.txt

      

    

(English version below)

Cette thèse de doctorat a été numérisée par l’Université libre de Bruxelles. L’auteur qui s’opposerait à sa mise en ligne dans DI-fusion est invité à

prendre contact avec l’Université (di-fusion@ulb.ac.be). 

Dans le cas où une version électronique native de la thèse existe, l’Université ne peut garantir que la présente version numérisée soit

identique à la version électronique native, ni qu’elle soit la version officielle définitive de la thèse. 

DI-fusion, le Dépôt Institutionnel de l’Université libre de Bruxelles, recueille la production scientifique de l’Université, mise à disposition en libre

accès autant que possible. Les œuvres accessibles dans DI-fusion sont protégées par la législation belge relative aux droits d'auteur et aux droits

voisins. Toute personne peut, sans avoir à demander l’autorisation de l’auteur ou de l’ayant-droit, à des fins d’usage privé ou à des fins

d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi, lire, télécharger ou

reproduire sur papier ou sur tout autre support, les articles ou des fragments d’autres  œuvres, disponibles dans DI-fusion, pour autant que : 

Le nom des auteurs, le titre et la référence bibliographique complète soient cités;

L’identifiant unique attribué aux métadonnées dans DI-fusion (permalink) soit indiqué;

Le contenu ne soit pas modifié.

L’œuvre ne peut être stockée dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’identifiant unique (permalink) indiqué ci-dessus doit

toujours être utilisé pour donner accès à l’œuvre. Toute autre utilisation non mentionnée ci-dessus nécessite l’autorisation de l’auteur de l’œuvre ou

de l’ayant droit. 

    ------------------------------------------------------ English Version -------------------------------------------------------------------  
This Ph.D. thesis has been digitized by Université libre de Bruxelles. The author who would disagree on its online availability in DI-fusion is

invited to contact the University (di-fusion@ulb.ac.be). 

If a native electronic version of the thesis exists, the University can guarantee neither that the present digitized version is identical to the

native electronic version, nor that it is the definitive official version of the thesis. 

DI-fusion is the Institutional Repository of Université libre de Bruxelles; it collects the research output of the University, available on open access

as much as possible. The works included in DI-fusion are protected by the Belgian legislation relating to authors’ rights and neighbouring rights.

Any user may, without prior permission from the authors or copyright owners, for private usage or for educational or scientific research purposes,

to the extent justified by the non-profit activity, read, download or reproduce on paper or on any other media, the articles or fragments of other

works, available in DI-fusion, provided: 

The authors, title and full bibliographic details are credited in any copy;

The unique identifier (permalink) for the original metadata page in DI-fusion is indicated;

The content is not changed in any way.

It is not permitted to store the work in another database in order to provide access to it; the unique identifier (permalink) indicated above must

always be used to provide access to the work. Any other use not mentioned above requires the authors’ or copyright owners’ permission. 

     
    

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/215579/1/fc38ffe7-b1c9-4534-b814-de7aa5425ee7.txt
mailto:di-fusion@ulb.ac.be?subject=Questions
mailto:di-fusion@ulb.ac.be?subject=Questions


U N I V E R S I T É L I B R E DE B R U X E L L E S 

il 

je 

I N T R O D U C T I O N A 

L A L I T T É R A T U R E 

N E G R O - A F R I C A I N E 

D E L A N G U E F R A N Ç A I S E 

par 

L i l y a n L A G N E A U - K E S T E L O O T 

N'HABITE PLUS 
L'ADRESSE mOKXJEE 

S^^^-^ 

| r H È S E j p R É S E N T É E P O U R L ' O B T E N T I O N D U D O C T 

I \ E N P H I L O L O G I E R O M A N E 

O R A T 

- i960 



• q»T4 If ««{aav «uncp fag OSA 

,B «ifinb fqvanadafpuf «^uaKiioop ««t %• 

Jtaed d«|(i avnofiv Yn«T>v^O '•««•a *<i»i|f 

««•g *«ji^j«s •4aaTa««ii *ajt|«af3 a««p«^ %• aaaia 

-mon aa|8Jta«»j daji^ afvjtaaa an af *a«{« «ii 

••IJifat 1.* aa|pi2«t*R Bjnaïaaat? ap 

•fuaBi^aad «iTaaaoa a»x anaa ^a Xaaad ^a aaaaj» 

•Jiaaissaff ap %• SuvjnXajcaa avvpan ap aanoauoo 

zna|ay<id a| «aaa «a^q ^ jaa*a aâ «T^aaSta af 

*lf«A«ji^ a» ap a|fa«d aa^|«aap vf ^ ^«««5 

•neiauaqj^jidaoa ap %vv% ««AV 

• ySiJtfp «,i ^a apa^^ ap ^«ra* «i aa^daaaa 

ttiaoA uafq « fnb *4aTq^a«A 4oafa««K aaaAua aa 

«Bvaaf«aaeaaa axiaf4 «• f»f «ai^p ^ auaf> af 

•S«aa,i ^ aafiiaaaa jtaod avd ^8a,a a^ 



T A B L B B i t M A T I B B B S 

INTRODUCTION. pp. I à X 

twmihjf Parti* 

LEGITIME DrFKNSlO. 

Ckapitra I. "fll^ffffit p. t 

Chapitra II. La I.itt^ratqra AntllXalaf 

aa* euliural •> Cenfirnatlan iaa hia 
tarlaaa da la littérature - Un aaa parti» 
a«liar t Haïti - L*axatiaaia aux AntlHaa. 

p. S 

Ckapitra III. Surr^aliawa at aritigua de 

AAIi4alaB am a«rr4allaHa * L*ineaaaaiaat 
fraudiaa - Critiqua daa Talaora oeaidaa 
talaa - La rSla aréataur da la padaia • 

p. B8 

Chapitra IV. Caaaaaiaaa at prabl^aaa aaaiaa» 

Praatifi» da la Illa Tataraatieaale * la* 
térSt du eaaMaaiama paar laa Noira - Ex* 
aapla daa ^ariTalaa aaira da Br4ail, d* 
Haïti at daa USA * Probl^aaa aoaiaux in-
t^riaura da la Martinlquat prapritftalraa 
hlaaea at hoargaaiaia da aaalaur. 

p. 41 

Chapitra V. Laa écriraina n^gra-aa^riaaina. 

X. Cantaota antra autaura aadriaaina at 
dtttdiaata aatlllaia at atfgra->afriaaiaa da 
Paria - La prahl^aa raaial aux USA t pra* 
•i^ra taatatlTa da aalutian. 



II* Lft N^gra-RenaissABc* - R<Tolt« eeatr* 
!•• priiugim d« la mètiéti aK^riealaa -
Critiqua das Tftltura ••eidantal** - Rapr*» 
ahafl à 1 * Intalligaatxia noira aaaiaiKa •> 
Baeannaisaane* de l'Afrique* 

XII* lufluenea dna étudiante neira de P*«> 
ris - Valeur littéraire et huaaiae de aetta 

p. 85 

ciiayitre VI. Vi i?r̂ f«rff<fr i *%^ff^§^i*i <t 

Ceuxlkaa Partia 

t* ETUDIANT NOIR. 

Chapitra VII. La arauua de "L'Etudiant neir» 

Au aentraira de "Légitime P^fenaa* t pri«» 
aattt< du oulturel » Attitude euTera le ea»» 
•unlaHa «• Interprétation du a«rr4aliaaa •» 
]jL« peéaie afriaaine traditianaalla. 1 

Chapitra VIII. L'appert dee ethaologuea. 

ReTalariaatien d«a eiTiliaatiana afrieaia 
aaa pré-ealonialaai Frabealua» Dalafaaaa» 
B.Bardy, Palarigaatta at Th.Maaad. 

p. 104 

Chapitra IX. La Négritude. 

Vara uaa définitiea - L*ttre-dana-la» 
aaada - La négritude aetnella - La "aé^-
gatlTité* daaa l'aaalyaa de Sartre. 

p. 118 

Chapitra X. Aatirltéa Uttérairaa 

A. Intreduetion* p. 1S9 

B. "Picmenta* de Léan l>aaaa. p. 145 

c. La -Cahier d'un retour au para 
ffâ-tAi' à'Aimé Céaaire. p. 108 

P. •Chaata d'eabra- at «Reatiaa 
poirea". da Léepeld S.Saaghar. f. 205 



Chapitre XI. Att̂ rftt i^St^^^t^ff' 

A«tiTit4s socia-p»!!tiqua» - Vn aaaal 
attlturali "Ca qaa l*hoaiMa noir apparta* 
- Vm aaaal aoalalaglqmat *Rataur da 
0«7a»a* - La raiera* 

p. »4ê 

Tralaikaa Partla 

TROPIQUES. 

Cliapliva XII. h^JSMu.* 

La gamTarnaaaai Ylahiata à Fori-éa* 
Franca - laalaaent iBtallaetval - La 
•laaian de *Tropiquaa" t k la Hartl-
mlq«« » éaTant la ataada an gnarra. 

p. 26S 

Chapitra XIII. Pyur un ^rt aathantlona. 

<|tt*tat«aa q«*un art paraannalt <->Ca«aa 
éa la at<rlllté t la ranlasant dia aai 
«alaia «-"Traplqnaa*, jnga at partla. 

p. 201 

Chapitra XIV. Laa Arwaa. 

A. H raeonnalaaanaa 1'Afrique p. att 

B. >p ifaeonnal aaanea p. 87t 

C. hâ. raeonnalaaanaa, du folklora p. 280 

Chapitra XT. .Vftf, ,iyig i^MlIfftiff ? U 

laltlatlaa Ranaantre araa A. Bratea 
Clreanataaaaa palitlqaaa <» InatrasaKi 
da r^valntlan > A la raaheraha da aal 
••ffma - Una pa^al a dd^larglqua. 

t* 2 84 

•Laa pur->aang" P» 802 



Qvatrl&M* Parila 

niKSENGE AFBICAINE. 

Chapitra XVI. OylgMfff 

La 'ereuaat** da Paria • Laa iatallae» 
tttala aonfroRt^a à la rialit4 - Uaa 
iaaua t l*aetiaB - Création da ^Pri" 
aanea Afriaaina" - 3aa b«ta -> Callaba» 
ration daa Earop^aa. 

f. «1» 

Chapitra XYII. Influanaa» 

latértt plua marquai pa«r la palitiqma 
Privante du pelitiqua a« primauté dm 
anltaral T •> Oriantatioa da e«tta pa<» 
litiqua • Haapanaabillt< da l'^eriTain 
noir oBTora aoa paupla •» Exiatanee d' 
«aa litt^ratara aatiaaala •» laflnenea 
da "Fr^aaata Afrieaiaa** 

p. 32t 

Cinq«i2)Ba Partia 

SITUATION ACTVëLLE DBS 

ECBIVAINS NOIRS. 

Introdttotion P» 84T 

tahl«a« X PrlaaBtatloa daa ëerivaina 

^ptyrrfilt. p. 3 M 

iahlaaa II laflucneoB litt^rairaa p. 8»0 

tableau III laflnenaa» Idlologlauaa p. 8«8 

tablaam IV Bâta p. 3TÎ 
tablaaa V ff<grltnd» et originalité ] p. 885 

et»l tttrolla. 

Tablaaa VI fh^maa oriaeipaa» p. 8»8 

tabloatt VII Ganraa p. 402 

Qaaloaaa oaacluaionj p. 418 

CONCLUSION!. P. 418 

BIBLX06SAFSIB. P* 488 



I N T R O D U C T I O N 

ila ont prévalu leura yeux intaeta au plus fragil* 
de l'image impardonnée 
de la rielon m^norable du nonde à bStir 
de la fraternité qui ne saurait manquer de Tenir 
quoique nnlkablle ** 

(C^saire t "Vampire linlnaire*) 



A l'heure oh. le continent africain se ré

veille et réclame sa liberté, il est temps de reconnaître 

que les écrivains noirs d'expression française forment UB 

vaste et authentique mouvement littéralrel Sartre, dans 

"Orphée noir*, la brillante préface qu'il donna à 1' "An— 

thologie de la poésie nfegre et malgache de langue fran-

gai se* de L.S.Senghor, avait salué, en 1948 déjà, l'avè

nement des poètes de la négritude. Aujourd'hui, l'abondan

ce et la qualité des oeuvres, la diversité des styles et 

des genres, l'incontestable originalité des tempéraments, 

tout nous invite h considérer les auteurs négro-africains 

comme les créateurs d'une véritable école littéraire* Il 

faut constater qu'il s'est produit, au sein de la litté

rature d'expression française, un phénomène dent on n« 

peut Bous-estimer l'importance. 

Uais Intégrer purement et simplement les écrivains 

noirs dans la littérature française, serait méconnaître 

qu'ils sont les représentants d'une renaissance culturel

le qui n'est ni française ni même occidentale. Ces écri

vains n'ont fait qu'utiliser le français pour dire la 

résurrection de leur race et tous leurs écrits réfrac

tent en mille facettes l'élan unique qui les a inspirés» 

Il est temps de reconnaître que les écrivains noirs ne 

peuvent être considérés isolément, ni assimilés malgré 

eux à notre propre littérature. L'un appartiendrait à 1' 

école surréaliste, un autre serait disciple de Claudel 

ou de Saint John Perse, un autre encore trouverait place 

dans la lignée dee naturalistes attardés... Autant ds 



III. 

•aina afforta pour anfarmar lerlTaina daaa un* alaaai» 

fleaiien artiflaialla t Paurqaol <Titar de eensidérer leur 

•ignlfieation réelle T Pourquoi ehoiair 1*aTengleaeai TO* 

lontaire T Car il est manifeste qu*ils parlent tous un 

langage» qu*ila •'•zprimeat tousi non paa en fene-

tien d* la littérature et de la société franQaiaoa, maia 

•B fonetion dea aoeléiés nègres «oloniaéea. Qn*ila noua 

apportent toua, enfin, un mtaa neaaaga obaéd«at t 

Si noua Toulona eonprendre le sena et la portée do 

l*aetuelle littérature néo~nègre, il noua faut la ratta-

•kor au aol d*o& elle a geraé| où elle a pauasé aea raciaaa 

et puiaé aa aère t le dynamisas rotrouré dea psuplaa d« 

tovlour. 

S*il est rrai que la littérature est un des aignos Isa 

plua impartants de la eultnra, nous pauTona eonaidérer« 

Aimé Géaairo (l), que l'apparition d'oeuTrea litté» 

rairea dans les colonies aat le sjrmptome do leur renala-

aanoe et l'indloe qu'elles sont à noureau eapablea de re

prendre l*initiatiTe et de reconsidérer leur eoneeption 

du monda boulereraée par la eelonisatien. N*eat-ee paa 

d*abord aux éoriTaina et aux artiatoa, à eoux que Céaai» 

re appelle laa "homuoa de eulture*, qu'il appartient de 

remettre de l*ordre dans es ehaoa t lia eatalyaont lea 

aapirationa da peuple, l*aident X aa situer à nouTeau 

daaa l*hiatoire et k approfondir aon sentiment national 

bref, ila le préparent k la liberté* 

N'oat«il paa aignifioatif que notre tM^ail ae puiaaa 

parler daa éeriraina eongolaia t De l*ex-Congo belge n* 

•at sortie aueuno littérature écrite digne de ce nom. 

La trèa eomvlète reeenaion établie par Manaiaur Jadot 

(l) A. C£SAIR£ I *ji*^onae de culture et ats responsabi-
lités", Cahier de "Présence Africaine" oonsa-
«ré au deuxièae «ongrès, Fév-aai 195O,n*14-10. 



IV, 

••t fort blon «n roliof la paurreté d*un« production qui 

•*a pas dépaao^ le nireau scolaire : langue mal assiail^o, 

imitation stérile et sans id^cs personnelles*.. Los quel« 

qnes écrivains à signalori le poitc Belamba, les journa

listes Bomboko et i^ushiete, sont pout-ttro promotteursy 

mais n'ont eneoro produit aucune oeuvre de valeur (2), 

Cette carence littéraire indique une Insuffisance des é* 

lites, dont Césaire a défini le rSlo avec tant de clair

voyance t 

Nous, dans la conjoncture où nous Borames, 
nous sommes des propagateurs d'Smos» des mul
tiplicateurs d'âmes, et à la limite des inven* 
teurs d*&mes* 

Et je dis aussi que c'est la mission de 1' 
homme do culture noir que de préparer la^onno 
décolonisation, et non pas n'importe quelle 
décolonisation* 

Car au sein mtme de la société coloniale, 
c'est l'homme de culture qui doit faire fai
re à son peuple l'économie de l'apprentissage 
de la liberté. Et l'homme de culture, écrivain, 
po^te, artiste, fait faire à son peuple cette 
économie, parce que dans la situation colonia
le elle-même l'activité culturelle créatrice, 
devançant l'expérience collective concrète, 
est déjà cet apprentissagf* " ( 3 ) 

Voici près de cinquante ans, l'Occident commença à 

s'intéresser aux cultures nègres* C'est à Vlamlnek et 

( 2 ) J.U.JADOT j "Les écrivains africains du Congo Belge ot 
du lluanda-Urundi ". Académie dea sciences oolonialoa, 
Bruxelles, 1959* 

( 3 ) A*CESAIBE t o.e. pp,118-l20 



Apollinaire qu'on attribue la "découverte" de l'art nègre 

en France. Le premier s'éprit d'une statuette que Derain 

avait achetée à vil prix et la montra à Picasso. Ce fut 

pour ce dernier une révélation : on en connatt les réper

cussions sur sa peinture et sur le cubisme en général ! 

Quant à Apollinaire, "las de ce monde ancien", il s'en 

alla chercher l'inspiration auprès des fétiches d'Océa-

nie et de Guinée (4). Après la première guerre, le jazz 

et les blues importés d'Amérique révolutionnèrent la mu

sique. Avec les travaux de Léo Frobenius et de Maurice 

Delafosse enfin, l'ethnologie moderne attirait l'atten

tion sur les Noirs d'Afrique qu'on avait cru jusque là 

dépourvus de toute civilisation* En 1921, l'anthologie 

dans laquelle Biaise Cendrars recueillait et classait 

par sujets une série de légendes africaines, connut un 

succès certains 

La même année, "Batonala. véritable roman nègre* de 

Bené Maran obtint le prix Concourt, mais fit scandale 1 

Que l'ethnologie découvrit à la race noire un passé plus 

glorieux qu'on ne le supposait, soit I Que les Noirs 

soient aujourd'hui encore de grands artistes, soit enco

re I L'art nègre permettait d'ailleurs aux Français de 

s'évader d'une situation politique et psychologique fort 

troublée à l'époque. Mais ici il n'était plus question 

d'art ni de science, mais de la réalité coloniale et 1' 

opinion française n'admettait pas qu'un nègre puisse met

tre en cause la supériorité européenne et son droit à 

la colonisation. Les quelques N^irs qui tentèrent de dé

passer le plan esthétique échouèrent rapidement : le 

journal "Le cri des Nègres* fut interdit et la "Revue 

(4) Ainsi qu'il le dit dans son poème "Zêne* 



VI. 

du Monde Noir* s'éteignit apr^s aix numéros* 

Cependant, malgré le dilettantisme que Paris paye en 

tribut à sa réputation de "Carrefour de 1 * Ooeidant**, la ca

pitale française offrait aux jeunes noira qui Tenaient s* 

y former un milieu propice h. toutes les rWolutiona de 1* 

esprit. Particulièrement entre 1928 et 1940, les étudiants 

antillais et africains arrivant à Paris se trouvaient plon

gés dans une extraordinaire efferrescenee intellectuelle et 

politique* D^s le début du siècle, la philosophie, l'art, 

la littérature, avaient remis en question les bases/it cul

turelles de la société françaiae* Mesure, Raiaon, Progrès» 

Vérité absolue, tous les piliers sur lesquels s'étaient 

édifiés lefi siècles précédents, perdaient leur majuscule, 

assaillis bientSt par une vague prodigieuse qui libérait 

l'esprit at la sensibilité de toute entrave. Ce mouvement 

se traduisait de la façon la plus spectaculaire dans le 

surréaliame. 

Ebullitien semblable en politique, où déclinaient les 

idées démocratiques bourgeoises qui avaient nourri le ZIXa 

siècle. A la faveur de la erisa économique de 1930, le mar

xisme poursuivait en France sa conquête internationale at 

aboutissait à former, en 1936, un front populaire à majo

rité oommunisunte. Il s'opposait ainsi à la eroiasanee in

quiétante des idéologies fascistes en Allemagne, en Italia 

et en I^spagne. 

Le fascisme, souvent accompagné de racisme, éveillait 

particulièrement la méfiance des jeunes noirs qui, è tort 

eu è raison, voyaient une menace peraonnelle dana les per-

sécntions juives et la guerre d'Ethiopie. Nombre d'intel

lectuels français réagirent du reste en mSme tempa qu'eux 

at l'on n'a pas oublié lea grandes voix de Malraux, Berna-



VII 

nos, Monnler et tant d'autrea» 

Certes, l'ascension des fascismes européens, qui allait 

s'achever en guerre mondiale, inclina les universitaires 

noirs vers le socialisme* Uais d'autres motifs les y at

tiraient encore : dès 1922, Lénine avait songé à étendre 
la notion de "prolétariat" aux peuples colonisés et le Par

ti communiste s'intéressa beaucoup an sort des Noirs amé

ricains. Il est certain que ces luttes idéologiques per

mirent aux étudiants noirs de critiquer l'Occident à loi
sir* 

A la même époque s'éveillait le nationalisme des peu

ples de couleur* Le prestige de Eran^hi était grand déjà 

loraqu'entre 1930 et 1935 apparurent en Afrique du Nord 

les premières velléités d'indépendance politique; tandis 

qu'en 1934 Nkwame Nkrumah entrait à l'université de Lin
coln, car c'était "dans les universités anglaises et amé

ricaines que s'élaboraient, au contact des étudiants asia

tiques, les premiers nationalismes d'Afrique noire" ( s ) * 

Mais c'est à Paris que venaient se former ceux qui, 

tels Bourguiba, Césaire, Senghor, Aplthy et plusieurs 

actuels ministres marocains, allaient devenir très vite 

les leaders des anciennes colonies françaises* C'eat k 

Paris aussi que les Noirs africains et Antillais rencon

traient les écrivaina négro-américains révolutionnairea• 

Pour tous ces motifs, la capitale française semble 

bien avoir été le creuset où se forgèrent les idées d'un* 

élite de couleur qui allait, non seulement fournir lea 

cadrea directeura dea nouveaux Etats africains, mais en— 

( s ) L*S*S£NGHOR : "Les nationalismes africains", confé
rence en 1958, fascicule polycopié, p»9 



VIII. 

«•r« jeter lee bases de Ttlrltebles ttouTeaients eulturels 

dietinots de eenz de la M^trepsls, bien que s'cxprlnaai 

SB langue français*. C'est ainal qu'en senstats blentlt 

«ne rsmavqnable reaelaaanee de la littérature neri-afri* 

saine» dsat Beari Kréa, Jean Aareuehe, Ushaaed Pib, Al-» 

bert Usaai et surtout Kat4> Yaclne, sont aajourd'liui 

plus sonnas «n Praas*. ParaiIttleaent, jaillissait du f«r-> 

tile terreau de la métropole le aouToaiont néo-nl^grs «> 

l'sspressiOB est do Senehor - et la littérature dite 

"do la aéfrltude*, qui trourait dnaa son eneafoaent at-

«o le sssret do sa pnissaaso *t do aoa originalité* 

C*est eette littérature que nous noue proposons d* 

étudier. Nous arona doue éoarté de notre trarail une mi» 

rio d'autours noirs qui n*nTalent paa participé k se orou<-> 

sot pariaion. Certes» leurs oeuTros sont parfois eatima* 

blos. Hais auenn n'affiraait un tospérasont artistique 

soffisaanent fort pour obtenir une audionse importants 

tout en faisant oaTalier seul. Une seule ozseption t le 

grand pelkto aalgaoko BabéarlTélo. Mais il est de raeo in* 

donésionno et, s*il a souffert de la oelonisatieB* il 

a*a pas l'ezpérioaao des préjugée eoatre les Noirs ot n'a 

paa participé à la oalture afrlsains. Nous no pourions 

dono le ranger dans le aouTosont akgro! 

Mous as parlerons pas non plus des éeriTains noirs 

qui présidèrent le aanifeate de "I^égitiae n^^fenao* ot 

nous ne oitons ioi qu*^ titre de rappel le tirailleur 

•éaégalaia fiakary Dialls» dont le roaan «Force-ISonté*. 

paru en 192%, n'était qu'un naïf panégyrique de la Franso. 

Pe atao, lee ouTragea d'éruditiou de Paul Baaoumé, Ma-

xiailiea Quenua et Pia Pelobaon, fort intéreaaant^on 

soi, aont trop pou littérairoa pour entrer dans le sa* 

dre de notre étude. 
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C'est pourquoi nous nous sommes limités à la seule 

lignée d'écrivains et d'intellectuels qui ont pu avoir 

une influence sur les jeunes auteurs noirs de i960* 

Cette lignée s'incarne à chaque étape dans un journal ou 

une revue. Nous étudierons tout d'abord les réactions du 

groupe de "Légritime Défense" devant la littérature antil

laise traditionnelle, les écrivains négre-amérieains, 

le communisme et le surréalisme. Nous montrerons ensuite 

comment Senghor, Césaire et Damas se situent en face d« 

leurs aînés, jettent les bases de la "négritude" actuel

le, propagent leurs idées dans le journal de "L'Etndiant 

noir" et créent les premières oeuvres de la littérature 

néo-nègre* Nous verrons encore comment Césaire, de re

tour à la Martinique, poursuit, avec la revue "Tropiques" 
l'action commencée à Paris. Enfin, nous assisterons à la 

naissance de "Présence Africaine". 

Notre travail sera donc à la fois une histoire et 

une analyse ! 

Histoire de ce mouvement culturel nègre qui a pris 

naissance dans le milieu universitaire parisien aux en

virons de 1932 et s'épanouit actuellement en une florai

son d'écrivains originaux. Analyse des influences qui 

ont nourri ce mouvement, de ses thèmes dominants, de 1' 

interaction des personnalités, des revues et des oeuvres 

par la médiation desquelles les écrivains noirs se for

gèrent une idéologie et un style qui synthétisent la dou

ble culture - française et africaine - dont ils sont héM 

tiers. Analyse enfin de la continuité qui existe entre 

l'actuelle école littéraire, cristallisée auteur de la 

revue "Présence Africaine", et les premiers intellectuels 

nègres qui en jettèrent les ferments, alors que le cole«> 

nialisme était encore à son apogée. 
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Nous espérons démontrer que les lerivains noirs n'ont 

fait oeuvre rraiment originale qu'à partir du moment oh. 

ils se sont engages* 

Depuis plus d'un siècle, en effet, existait aux An

tilles une littérature dénuée de valeur, parce qu'entiè

rement aubjugee par le prestige des oeuvres de la Métro

pole. Le mouvement actuel ne produit de chefs-d'oeuvre 

en français que dans la mesure où l'écrivain noir, re

trouvant son authenticité, ouvre grand les portes à sa ^ 

sensibilité et à sa vision du monde et ne se soucie plus 

d'imiter les classiques européens ! liais par là même il 

s'engage : ce n'est plus lui seul qu'il exprime, c'est 

le peuple nègre de toutes les parties du monde, c'est 1' 

ftme africaine, qui n*avait encore trouvé d'expression é-

crite que dans certains ouvrages d'ethnologie, tels ceux 

de FrobeniuB, Westermann ou Griaule..* \ 

A partir d'une prise de conscience de leur condition 

de "nègres", les écrivains noirs, soulevés par un immense 

désir d'exprimer cette condition et de faire accéder leurs 

peuples à la liberté, ont créé une littérature qui a ses 

caractères propres et nous requiert par l'universalité de 

ses valeurs. 
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CHAPITRE I. 

L E M A N I F E S T E 

Premier juin 1932 ; sur la couverture rouge 

vif d'une mince brochure, s'allongent de grandes lettres 

noires : LEGITIME DEFENSE. 

L'avertissement des premières pages ressemble fort à un 

manifeste * Se disant "suffoqués par ce inonde capitaliste, 

chrétien, bourgeois", quelques jeunes Martiniquais de cou

leur, étudiants à Paris et âgés de vingt à vingt-trois ans, 

semblent bien décidés à ne plus "composer avec l'ignominie 

environnante". Pour cela, ils veulent se servir des armes 

nouvelles que l'Occident lui-même leur fournit ! le commu

nisme et le surréalisme. Prenant pour maîtres Marx, Freud, 

Rimbaud et Jireton, ils déclarent la guerre fv cet "abomina

ble système de contrnintes et de restrictions, d'extermina

tion de l'amour et de limitation dij rêve, généralement dé

signe 30US le nom de civilisation occidentale". Surtout, 

ils attaquent avec véhtîmence la bourgeoisie antillaise, qui 

leur offre un reflet comyassn et ridicule, disent-ils, des 

valeurs occidentales récusées. Dans un vocabulaire de polé

mique estudiantine, les invpstives se m(^lent aux professions 

de foi. "Parmi les immondes conventions bourgeoises, nous 
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abominons très pa rt i cii 1 i è rement l'hypocrisie humanitaire, 

cette émanation puante de la pourriture chrétienne. Nous 

haïssons la pitio. Nous nous foutons des sentiments", assu

rent ces jeunes rebelles, et, rejetant résolument la "per

sonnalité d'emprunt" qu'endossent noirs et notis c'e la cla«— 

se bourgeoise antillaise, ils prennent le "train d'enfer de 

la sincérité" : "Nous n'admettons pas qu'on puisse être hon

teux de ce qu'on éprouve". 

En somme, et c'est l'important, ils se reconnaissent 

— malgré leur éducation - différents des Luropéens, auxquels 

l<^urs pères souhaitaient tant s'assimiler. Cette différence, 

raciale e( culturelle, ne leur paraît nullement une tare, 

mais au contraire une promesse féconde. Nous nots adressons, 

disent-ils, à tous 1rs Antillais noirs, plus encore qu'aux 

mulâtres bourgeois, parce que "nous estimons qu'ils ont eu 

particulièrement à souffrir du capitalisme et qu'ils semblent 

offrir - en tant qu'ils ont une personnalité ethnique maté

riellement déterminée - un potentiel plus généralement élevé 

de révolte et de joie." 

C'était là, en 1932, renverser une hiérarchie de valeurs 

solidement établie aux Antilles et dont souffrait encore des 

pays déjà indépendants comme Haïti. Au siècle précédent, 

Victor Schoclcher écrivait déjà, avec lucidité : "Tout hom

me ayant du sang africain dans les veines ne saurait jamais 

trop faire, dans le but de réhabiliter le nom de nègre, au

quel l'esclavage a imprimé un caractère de déchéance; c'est 

pout-on dire, pour Ini, un devoir filial. Le jour où mulâ

tres et surtout mulâtresses sp diront nègres et négresses, 

verra bientôt disparaître une distinction contraire aux lois 

de la fraternité et grosse de futurs malheurs. Ne nous le 

dissimulons pas et ne l'oublions pas, chers concitoyens et 

amis, là est le virus qui décime à cette heure la population 
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d'Haïti, et qui est en train de la conduire à la ruine."(l) 

Ce renversement des valeurs, premier pas vers la recon

naissance de la "négritude", il est remarquable qu'il ait été 

accompli par de jeunes intellectuels idéalistes, bénéficiai

res pourtant, de par leurs origines bourgeoises, d'une situ

ation sociale privilégiée, mais bâtie sur l'exploitation de 

la masse et le préjugé de couleur. A l'exception d'Etienne 

Léro, pn effet, tous les jeunes collaborateurs de Légi time 

Défense étaient de mulâtres et tous appartenaient, "à leur 

corps défendant", à cette bourgeoisie qu'ils critiquaient si 

fiprement. Boursiers du gouvernement ou fils de fonctionnai

res aisés, ils risquaient d'y perdre leurs ressources, car 

la revue provoqua, aux Antilles, un scandale retentissant et 

souleva la colère des parents et amis. Cette réaction très 

vive prouva d'ailleurs aux auteurs qu'ils avaient touché 

juste. 

Mais plus importante est, pour nous, l'influence exer

cée par Légitime Défense sur les étudiants noirs de Paris. 

Elle dépasa le cercle des Antillais et atteingnit les étudi

ants africains (2). Déjà, en effet, se trouvaient exprimées 

dans la petite revue, de façon assez complète et cohérente, 

toutes les idées d'où allait germer la renaissance culturel

le des noirs d'expression française : critique du rationalis

me, souci de reconquérir une personnalité originale, refus 

d'un art asservi aux modèles européens, révolte contre le 

capitalisme colonial... 

(1) Victor SCHOELCHER : "Esclavage et colonisation". Paria 
PUF, 1948, p. 197 - Textes de V. Schoelcher, choi
sis et annotés par F. Tersen. 

(2) Ceci nous fut confirmé par une lettre de L.S. SENGHOR, 
en février 1960. 
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Les principaux fondateurs de cette renaissance, Césaire, 

Senghor et Léon Damas, furent directement marqués par ces 

thèmes. Senghor, plus âgé et depuis plus longtemps à Paris, 

fut en contact étroit avec le groupe et Léon Damas consacre 

trois pages de son anthologie à nous expliquer l'oeuvre et 

la personnalité d'Etienne Léro, qu'il connut bien et adraira(3 

Senghor confirme d'autre part l'intérêt d'Aimé Césaire pour 

le jeune manifeste : "Lorsque Jules Monnerot, Etienne Léro 

et ̂ ''ené Ménil lancèrent le manifeste de Légitime Défense à 

la bourgeoisie antillaise, Aimé Césaire, alors élève de "KhS-

gne" au lycée Loui s-1 e-'^rand, fut le premier à l'écouter et 

à l'entendre. Comprenant qu'il fallait approfondir ce messa

ge, il remonta, d'une part aux sources françaises, jusqu'à 

Rimbaud et Lautréamont, d'autre part à ses propres sources, 

à ses "ancêtres Bambara", à la poésie négro-africaine."(4) 

Senghor témoigne ailleurs de l'importance du groupe d'Etien

ne Léro ( 5 ) : "Plus qu'une revue, plus qu'un groupement cul
turel, Légitime Défense fut un mouvement culturel. Partant 

de l'analyse marxiste de la société des Iles, il découvrait 

en l'Antillais le descendant d'esclaves négro-africains main

tenus, trois siècles durant, dans l'abêtissante condition de 

prolétaire. Il affirmait que seul le surréalisme pourrait le 

libérer de ses tabous et l'exprimer dans son intégralité. 

Nous étions bien loin re "Lucioles". "(6) 

3 ) Léon DAMAS s "Poètes d'expression française". Paris, 
Seuil, Editions Pierres vives, 1947 

( 4 ) L.S. SENGHOR : "Anthologie de la Nouvelle J^oésie nègre 
et malgache rTe langtie française". Paris, PUF, 1948 
p.55 - Il était normal qu'A, Césaire, Martini
quais lui aussi, éprouva les mêmes sentiments et 
les mêmes révoltes que les auteurs de Légitime Dé
fense . Mais quant à ses adhésions au surréalisme 
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*'ependîint, hien qu'ayant araorçé un renouveau culturel, 

les auteurs de Légitime défense ne produisirent eux-mêmes 

auciine oeuvre littéraire. La raison en reste assez obscure. 

René Ménil et Jules Monnerot étaient évidemment plus doués 

pour la critique que pour la littérature. Monnerot, après 

avoir renié le communisme et la négritude (î), s'illustra 

par un essai siir "La Fèesrë'*'~ëï le ^acre" (8). Menil rentra 

à la Martinique et devint professeur de philosophie au lycée 

de Fort-de-^'ranc e. Il participa très activement à la fonda

tion de ""^ropiques" . revue d'Aimé et Suuanne Césaire (9), 

mais ne publia que des articles. Il reste encore aujourd' 

hui communiste convaincu. Quant à Etienne Léro, qui avait 

un réel tempérament poétique, il mourut en 1939, âgé de tren

te ans, alors qu'il préparait l'agrégation de philosophie. 

Le rôle du groupe se résuma donc à lancer et à discuter 

des idées, qui n'allaient produire leurs fruits qu'avec 1* 

équipe de Césaire, Senghor et I/amas, à laquelle Légitime 

Défense céda la place, après quelques années passées à pré

ciser ses positions. 

puis au communisme, elles sont trop tardives pour qu'on puis
se les dire issues rie la revue; elles s'expliquent beaucoup 
plus logiquement par le tempérament de l'écrivain et les 
circonstances martiniquaises qu'il vécut. 

(5) ibid.. p.49 

(G) "evue fondée, en 1927, par le haïtien Léon Laleau, en 
faveur d'une poésie plus nationale. 

(7) J. Monnerot, le seul de l'équipe qui soit resté à Paris, 
répondit sèchement à notre oemaiide de r e ns e i gnement'> 
qu'il "ne voulait pas avoir ^l-faire avec ces gens-
là et n'avait rien à direî" — Il est connu parmi 
les intellectuels noirs pour ses opinions d'extrê
me droite. 

( 9 ) Voir notre troisième partie, consacrée à cette revue. 
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Quoi qu'il en soit, après Légitime -'^éfense. on ne met

tra plus en question la caducité des oeuvres littéraires des 

prédécesseurs antillais et on revendiquera, non seulement 

une littérature, mois un comportement social tout entier 

plus authentique. 

Légitime T^éfcnse inaugure of fi ci e 11 eiaent le mouvement 

néo-nègre. C'est pourquoi nous croyons utile d'en analyser 

maintenant le contenu et les sources. 
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CHAPITRE II. 

L A 

L I T T E R A T U R E A N T I L L A I S E 

D» EXPRESSION FRANÇAISE. 

Mimétisme culturel - Confirmation des 

historiens de la littérature - Un cas 

à part : Haïti - L'exotisme aux Antilles. 

La violence avec laquelle Légitime Défense at

taque la littérature des Antilles françaises mérites notre 

attention. Elle est le signe d'une conscience blessée à 

vif. 

Ces jeunes gens reprochent, avant tout, aux oeuvres de 

leurs aînés, "un caractère exceptionnel de médiocrité lié 

à l'ordre social existant". Etienne Léro, impitoyable, dé

nonce le conformisme des thèmes et du style, "se refusant 

à adopter toute règle poétique que cent ans d'expériences 

blanches n'aient point sanctionnée" (l) 

Pourquoi pareille médiocrité ? "L'Antillais, bourré à 

(l) Jusqu'à nouvelle indication, toutes les citations de 
ce début de chapitre sont extraites du manifeste Lé
gitime Défense. Pour René MENIL : "Généralités sur 1' 
écrivain de couleur antillais", pp.7 à 9; pour Etien
ne LERO : "Lisère d'une poésie", pp.10 à 12, 



eraqucr A« morale Ittanehe, de enltvrc blanche, d'tfdneatiaa 

blanehet de préjitgla blanaa, 4tale dans sea plaouettea 1* 

iaage bouraouffl^s de lui-rnSMe. D'Stre an ben diealqne d* 

hoHae p81e lui tient lieu de raiaen soeiale auaei bien q«» 

de raiaoa poiftique* Il n*«at ja«eia asees décent, asse« i^^* 

pesé •> *Tu fais ••«ae un nJ^grc" ne taanque-t-il paa de a'in* 

digner ai, en ea présence, TOUS e^des à une exubérance natu-

relie. Aussi bien ne Tcut-il pas dans sss Tcrs "faire eou» 

»e un B^gre*. H se fait an {jsint d*honneur qu'un blanc 

puisse lire tout son llrra sane deviner sa plgatentatien." 

Il s*agit Ik d*une aliénation profonde I Lérc indique 

que ce servilisrae littéraire résulte du eonplexe â*infério«-

rité de l'Antillais, qui s'efforce dMtouffer son iriginall-

té propre au profit d*uu eonicrteaent "ciTiliBé". A cause 

ée cetts fersennalité d'euprnnt, sa production poétique ne 

dépasse guère le pastiche, affirae Lére, conscient cepsn* 

dant de la seiai-irresponaabillté de ces "portes de CArica— 

ture" t *une indigestion d'esprit français et d'humanités 

classiques noue a TAIU ces T^aTards et l'eau sédatire de 

leur poésie"* 

Il n'épatgne d'ailleurs pas darantage les contemporains, 

qu^ se eonplftiaect "dane une proaedie surannée et le bric» 

à-brac des e*nt-cinqnante dernières années s les ailes â*or» 

le diaphane, les cygnes, les lunes et les aig~aaguences." 

Il dénonce ainsi deux pertes tr^s appréciés dans leur pays, 

Emmanuel Flaria-Léopold et Gilbert Grattant, que "leurs 

trente ans, leur sonei de respectabilité, leur conformisms 

impénitent, leur fond universitaire grécfi->latiB, leur passé-» 

Isme, leur compasaéisne, nous désignent comme les dignes 

successeurs de leurs prétentieux atnés." 

Léro s'insurge également centre la pauvvmté dos sujets t 

paysages, tableaux, idylles et poncifs historiques sur Is 

mode du FarnasRe. "L'étranger cherchernlt en vain dans cetti 
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littérature un accent original ou profond, l'imagination 

sensuelle et colorée ùn noir, l'écho des haines et des as

pirations d'un peuple opprimé. Un des pontifes de cette 

poésie de classe, M. Daniel Thaly, a célébré la mort des 

Caraïbes (ce qui noi5 s est indifférent, puisque ceux-ci ont 

été exterminés jusqu'au dernier), mais il a tu la révolte 

de l'esclave arrache à son sol et à sa famille." 

•'''ené Ménil est ;lus dur encore, si possible, Alors que 

Léro, lui-même poète si;rréali ste, est surtout sensible à la 

pauvreté des moyens poétiques de ses compatriotes, Ménil at

taque directement les carences profondes de cette littératu

re, qui évite systématiquement d'exprimer le tempérament ou 

les besoins fondamentaux de son peuple, "condamnés pour cet

te seule raison qu'ils ne se rencontrent pas dans la litté

rature européenne" (2). 

Et de détailler les thèmes bannis par ces écrivains, qui 

refusent d'assumer leur race : "sentiment du coupeur de can

nes devant l'usine implacable, sentiment de solitude du noir 

à travers le monde, révolte contre les injustices dont il 
souffre souvent dans son pays surtout, l'amoîir de l'amour, 

l'amour des rêvos d'alcool, l'amour des danses inspirées, 

l'amour de la vie et de la joie, etc, etc..." 

A l'opposé des Antillais, lés écrivains noirs des Etats 

Unis, Langston Hughes et Claude Mac i^ay, ont franchement a-

bordc CCS aspects de l'âme nègre. Aussi Léro les raentionne-

t-il avec enthousiasme : "les deux poètes noirs révolution

naires nous ont apporté ... l'amour africain de la vie, la 

joie africaine de l'amour, le rêve africain de la mort". 

"Voilà, reprend Ménil, de quoi nos distingués écrivains ne 

parlent jamais et qui toucherait noirs, jaunes et blancs, 

( 2 ) Signalons qu'à l'époque (l932), les poètes antillais se 
modelaient toujours sur le Parnasse français et n'avai
ent pas suivi l'évolution de la poésie vers le Réalisme, 
le Nat ralisue et le Sj^b01ismeî 
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comme les poèmes des nègres d'Amérique touchent le monde en

tier." Tandis que "cette littérature abstraite et objective

ment hypocrite n'intc'resse personne : ni le blanc parce qu' 

elle n'est qu'une maigre imitation de la littérature fran

çaise d'il y a quelque temps, ni le noir pour la même raison". 

Pourquoi donc, se demande encore René Ménil, nos auteurs 

&ont«^il3 si médiocres ? Parce qu'ils ont éécmini leur person

nalité au profit de maîtres étrangers, certes, mais aussi 

parce que ces maîtres furent Banville, Saraain, TIérédia, de 

Régnier, "qui n'étaient résolus ni à s'embarquer dans le mou
vement de la vie, ni à vivre en plein rêve" : le détachement 

parnassien, s o n fornalisiae, son désengagement cie principe 
ont été les freins les plus efficaces pour maintenir les 

noirs antillais dans l'aveuglement de leur condition. Et 1' 

auteur termine son "procès" en indiquant les deux voies po

sitives que devraient prendre les écrivains antillais pour 

se désentliser du psittacisme : prendre en charge le monde et 

ses problèmes, en une littrratv.re qui chercherait à modifier 
l'existence et s'adresserait à ceux qui souffrent des mêmes 

passions : c'est la voie e 1 ' n f f i caci t é ; ou bien s'appro
fondir soi-même, explorer son moi authentique, riche des ré
serves troubles et dynamiques qui font son originalité : c' 

est la voie de la redécouverte du vieux fond africain i 

+ 
+ + 

En face d'un réquisitoire aussi sévère, il est bon, 

croyons—non s, de consulter les historiens, noirs et blancs, 
de la littérature antillaise. Et aui-si d'en fournir quelques 
exemples» qui feront mieux comprendre la réaction de la jeu

ne équipe de Légitime défense. 

Tout d'abord, le jugement porté sur le style -

imitatif des auteurs antillais est confirmé aussi 
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bien par M. Auguste Viatte que par le Dr Price-Mars. Ce der

nier attribue cet asservissement et cette inauthenticité à 

des causes sociales. Colonisées depuis le 16e siècle, les 

Antilles, et plus spécialement Haïti, couptaicnt et comptent 

encore 90 $ d'illettrés, parlant uniquement le nréole. Ils 

forment évidemment aussi la classe prolétaire. Les 10 $ res

tant sont à la fois instruits et francophones - connaissant 

le cr 'ole, viais lo méprisant -. Dans ces conditions, une li — 

térature écrite devait nécessairement être française, si el

le voulait toucher n.n public. Pour plaire à cette élite, "é-

trisuée, maigre, désossée", entièrement subjugée par le pres

tige culturel de la France, et cela même apr«s l'indépendan

ce haïtienne de 1804, les poètes, romanciers et critiques, 

"s'appliquèrent à imiter les iodèles français avec plus ou 

moins de bonheur" (3) et leur i)lus liaute ambition fut d'être 

intégrés dans le courant littéraire français. L'écrivain 

haïtien étant sûr de plaire aux lecteurs indigènes dans la 

mesure où la lIétr<)i>ole aurait bien accueilli son oeuvre, "sa 

grande ambition était de faire la conquête de la ^rance. Ce 

fut pourquoi, dans le choix des sujets et l;i façon de les 

traiter, il s'était appliqué à l'imitation des modèles qui 

faisaient axitorité sur les bords de la Seine. Par conséquent, 

notre production littéraire a été pendant fort longtemps un 

pâle reflet de la littérature française."... "Les avatars 

des écoles littéraires de France i le classicisme, le néo

classicisme, le romantisme et autres écoles ont eu leur ré

percussion dans la production littéraire haïtienne. " (4) En 

1804, lors de la proclamation de l'indépendance de l'île, 

la France continuera de polariser l'attention des écrivains, 

d'autant qu'une situation également révol\iti onnaire y déve

loppe alors la même inspiration. Les poètes haïtiens suivi— 

(3) Dr Jean PP.ICE-MARS : "De Saint-Domingue à Haïti", essai 
sur la culture, IPB arts et la littérature. Paris, 
i^résence Africaine, 1959, p, 

( 4 ) ibid.. p.91 



rcnt aiaai« avse UB« pr4f4r«nce marquée paur l'élequanee at 

la po^ala «'piqva e^^iatariqae, le roaaatiaaa françaia, dont 

las maftraa, eapiéa aana r^aarvea* aont Viator Hug* et Âlaz-

andra Ihiaas* Cartea» aux Antlllea eaïaaa an l'̂ ranee» «e roman» 

tiaaa opère la sina affranahiaaaraent d'une f o m a n4o«»elaa8i-

qua étriquée at aana Tiet il donne libre coura au lyriam«, 

q«i aurait pu daTanir, aalon la définition de Brunetièra» 

*1*ezpraaaiea dea aantiaenta peraonnala du poita» traduite 

en dea rythaea analoguea à la nature de aea énotion"* Hala 

hélaa» peur aoa paètea aaiillaia, le lyria^ie n'eat qu'un aott< 

•eau moyen t'e reasenbler aux portée françaia, et ila ne pro

fitent guère de l'oeoaaion offerte pour afflrsor leur tompé» 

rasent originalt 

Ce n*eat paa, eependanti que le taleait l«ur aanque* Tel 

eet Oawald Durani, célébrité du eru» qui imite ai parfaite

ment le atyle hugolien, qtt*oa ereirait aon poimo *JLâ£JLL&&* 
éorit par l'auteur de *S»ra la balgneuaf*. 

Voiei dee extrait* de eea deux poimoa : 

" Je m'en allaia, triate et aombre 
Cherehant l'ombre 

Propiee aux amante jaloux, 
}ooutaat la blanohe lame 

Qui ae ptmo 
BB moarant aur lea cailloux* 

Maia tout à coup aur la rive 
Elle arrive 

La gentille Idalina 
La brune fille dea gr^rea 

Qu'on mea rlrea 
Le eiol aourent m'amena* 

J'^taia oaefaé aoua les brunehoa 
Sea denta blanehea 

bordaient le rniain dea mera 
File reatait, l'ing<^nue, 

Jarabe nue 
Jouant dana lea flota amera. * (O.Purand) 



14. 

" Sara belle d'indolence 
Se balance 

Dans tii? hamac, au-dessus 
])u bassin d'une fontaine 

Toute pleine 
D'eau puisée à l'Illysus. 

Elle bat d'un pied timide 
L'onde humide 

Où tremble un mouvant tableau 
Fait rougir son pied d'albâtre 

Et folâtre 
Rit de la fraicheur de l'eau. 

Reste ici caché, demeure 
Dans une heure 

D'un oeil ardent tu verras 
Sortir du bain l'ingénue 

Toute nue 
Croisant ses mains sur son bras." (V.Hugo) 

On ne peut évidemment rejjrocher à M. Oswald Durand d' 

écrire coume Victor liugo, quand André Lreton n'était pas né, 

mais bien de pasticher, sans aucune note personnelle, un au

teur à la mode. Il est déplorable que les critiques aient pu 

le juger grand dans la mesure même où la "dépersonnalisation 

était réussie ! 

Fidoleuent, coiimo ils avaient suivi le Romantisme, les 

écrivains antillais imitèrent le Parnasse : Leconte de Lisle 

François Coppée, Sully Prudhomrae, au mieux Baudelaire, de

vinrent des maîtres si longtemiiS incontestés qu'en 1945 en

core, Ilérald L.C.Roy pouvait écrire ces vers : 

" Le soleil me surprit chez ces vieilles catins 
Où le Rappel déjà basculait son tocsin 
Réveillant quelque enfant très belle mais trop 

(fi ère 
Glacée à mon dosir comme une fleur de pierre" 

^6) 

(6) Herald L.C. ROY : "Les Variations tropicales*. Port-au 
Prinéc, 1945, p.51 
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Ecoutons maintenant Monsieur Auguste Viatte, dont 

le très complet ouvrage nous conte l'histoire littéraire d' 

Haïti et des petites Antilles. Tous les extraits cités prou

vent que cette littérature est nettement à la remorque de la 

France et sans originalité. Mais évidemment, W. Viatte, qui 

est Français, loir, de stigiaatiser coinme "al i nantes" les mar

ques d'attachement à son r-ays, recueille avec complaisance 

les déclarations des intellectuels haïtiens, vantant "la 

glorieuse destinée de maintenir, avec le Canada et les An

tilles françaises, IPF traditions et la langue françai ses"(7) . 

"La plus granr'e patrie de l'Homme Noir : la France... car il 

faut bien s e le répéter, la première fois qu'un homme de ra

ce noire a été citoyen, il a été citoyen français; la premi
ère fois qu'un homme de notre race a été officier, il a été 

officier français. Et notre acte de naissance, où se trouve-

t-il ? N'est-ce pas en France, dans la Déclaration des Droits 

de l'Homme ?" (î^). Ou encore ; "Tout co qui peut servir à 
fortifier l'influence française, inoffensive au point de vue 

politique, nous paraît digne d'être encouragé," (9) 

De même, ilr.Viatte est sans doute trop indulgent pour des 

auteurs comme Daniel Thaly ou Ida Flaubert, qui publia en 

1939 la platitude que voici : 

" Ne plus penser, ne plus sentir. 
Laisser son coeur à la dérive, 
Sans lourd chagrin, sans peine vive 
N'être plus rien, s'anéantir 

Mais ce bonheur, je n'en veux pas 
Il est pour moi trop incolore 
Je veux voir les jasmins éclore 
Et sentir l'odeur des lilas. 

de veux garder dans ma poitrine 
Un coeur palpitant de désir; 
Qu'importe si je dois mourir 
De joie et d'extase de vivre, " (lO) 

(7) Auguste VIATTE z "Histoire littéraire de l'Amérique 
française, des origines à 1950". Paris, PUF, 1954 
p, 440 

(8) ibid.. p.429 
(9) ibid. . p.451 



L« Martiniquais Gilbart Gratiant, si Ti-resant attaqntf par 

jLéglttwia Péfanaf. ae trouva réhabilité iel« aaata douta pare» 

qu'il écrit t "Voici uon eliaat t la préaanaa françaiaa* at 

qu'il "raaercia la Fraaea da l'amour axtraTagaat at publie 

qu'elle eae au sraad jour exposer d'une race peur d'autrea 

raees**) parae qn'auaal *il eonTie aea aengéat rea du mande ea* 

tier... k rendre beaucoup à la Franee dan» une ayatique de 

la fuaion qui élargit aa destinée aatillalae Jusqu'à uns aa* 

pleur aendiale** Gr£ei«! de son aanque d'iarention, le peàte 

est eensé apporter "une aynth^ae» un au-delà du raeiane"* ea 

'dégageant aa perseaaalité des serTilisaes eeaae des Tiolea— 

se»* (11). 

Il eat eertea parfalteaent eeapréheaaible que Gilbert 

Gratiaat ae aeit paa un partiaaa de la n/gritude et ae ré* 

elaae plutôt de la enlture fraaçaiae s il a été presque ea-

tièreaeat éduqué en Franee et eat d'ailleura aétia trhm 

elalr. Qa'ea lui pardoaae aa foi aaS^ve eu l'idylle Franoe-

Coleniea aa aépria de la réalité, «oit S Mais lui aeeerder 

«ae plaee égale à eelle d'Aiaé Ct-aaire ne peut s'expliquer 

que par un patrietieae deat i<r«Viatta seable 1 *ineoaaeieate 

vietiae* L ' o e u T r e de Gratiaat a'éehappe pas, b^laa, an aer* 

•ilisae, et les perles qu'en y treuTc ne font que aieux res

sortir la a/dioerité de l'enaaable. Si 6. Gratiaat pessàds 

«a abrite qu'il faille aettre en valeur, e'est celui d*aTeir 

ssas honte revendiqué 1« peu de eaag aelr qui eoule en ses 

•eiaes t il eat nn dea aeula à l'avoir «aé avaat la jeune 

génération de la aégritude S (l^) 

N 

(10) Ida FAUBERT i "ÇtfflIT #fff Ijltf"» P»ria, 1»S». Cité dans 
l'ouvrage de A. Viatte, p*463 

(11) Aug. VIATTE t o.c. . p.498-4tf 
(12) Nous exaaiaoBS la aigaifieatioa ds se teras "aégritude" 

dans notre ehapitre IZ« 
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Nos r»eh«rehaa nous anèatai ainsi à la eoaelitaioa 

qa*aT«nt Légitii^» Pétpnti», il n'y avait «ffeetiTeaiaat auea-

B« littérature originale aux Ântilloa* 

Et pourtant, il aovs faut séparer le eaa do Haïti, oa 

aTaaeo» loi oaooro, aur laa floa •oiaiaoa* Paradoxalemoat, 

l*oeeupatioB aacrioaine do leiS preroqua, ekoa loa intellee-

tuola, une priao do eonseieaoo qui loa prépara au renouveau 

littéraire. Par patriotiaao et eaprit do réaiataneo, on a* 

iatf'roaaa au folklore et aux tradlti•'«na indifil^neaf en étudia 

paaaionaénent loa aoeurot las orojranooa, loa eentoa p^pulai» 

roa» et on lea rod^eouTrit iataots et bien TiTanta chea loa 

pajraana haftlena. Loa iatellaetuela a'^Borroill^rent t eotto 

eultaro aatlonalo, ai longtowpa a/eonaae, leur parti digne 

d*ltro approfondie et de fournir aatière à leura travaux d* 

ethnologie, de aoeiologio ou do psyehelogie, eoauao à leur 

art. Dea revuea eoaao *La neuYolle Rondf*. la *Rovne Indi» 

gèae* ou la "RQTUB dga Grjfotf* (12) oxprimlroat eo aenToau 

oourant d*idéoo* 

Voici eoaaent Mr.Carl Brouard, directeur do la "HQYUQ deî  

Gri ots*. définit leur objectif t * Noua autroa, griota ha» 

ftioaa, dovoaa ohantor la aploadeur do aoa payaagoa... la 

beauté do noa foaaoa, lea exploita de noa aaoStrea, étudier 

paaalonnéaont notre folklore ot nona souvenir que "changer 

do religion oat a'aventuror dana Un déaort ineonnu", que de-

vaneer son deatin est s'oxpooer à perdre le génie do aa ra» 

eo ot soa traditiona* Le Sage B*en ohango paa{ il ao oentoa* 

to do lea ooaiproiidre toutoa** (13) 

( 1 2 ) Loa Griots sont à la fols troubadours et ohroniquoura. 
Certains sont attaohéa, do p^re en fila, à ua prince 
ou à uae faaille noble, dont lia oélJ^brent loa exploita 
a«|t oonra doo grandoa oérénoBlea (fttee rollgieuoea ou 
oiviloa, guerrca, entorroaento•..;i ils servent alors 
auaai d*histeriena, do eonaoillera et tranaaottont ora— 
loaont les htiuta faite do leura soigneura. r*autrea aoat 
conteura publiée, anaioiona, poitoai ila vont do villa
ge oa village ot aaiaoat les voillroa, ou bien, dana lea 



18. 

Il faut iei tanir eoni>t« d« l'influcne* d4(t«ralBaBi« d« 

haïtien Jeaa Priee«>Mars» a^deelB et diplomate. Par une aeti-

rit4 iBtenee, - f o B d a t i o n de l'Inetltot d*EtllBelecie d*Rafti, 

ee&f4reneee« liTree et publieatlene il eBeoBragea le BOQ-

•eatt eenraBt d*id<ee« Oeenpaat ensuite de nonbreux postée de 

direetioB i député» alBietre pKaipetoBtiaire, pr^Seideat de 

la d<l<gatioB d'Hafti k l'OKV, reetevr de l'uniToraitd d* 

nafti«.., il affernit eaeere son autorité iatelleetaelle et 

intoBeifia eea aetiea. Le premier, il d^aoaea lea earoBeee 

de la littérature de SOB paya» il reveadiqua eea eriginea ra* 

eialea et atigaatiaa l'alidaatioa de aea eoapatrietea, qui 

B*eBai«Bt pas ae eoaaidirer eemae n^grea* *A feree de aeua 

eroire des Fraasaia "eolor^s*, d i t-il, n o u s d^sappreniona à 

ttre dee HaftioBS t o u t eeurt, c*eet-à'dire dea kemmea aéa 

dase dea eonditioaa hietoriquea d^teraia^ea*" (id) Il OOB* 

•id^ra eafia le folklore haïtieB, le aialeete er^ele et la 

religlna vaudou eoaae le tuf easeatiel da«a leqael *la raee 

reprendrait le sena iatiae de ses g^aie et la «ertitnde de 

aea iadeatruetible Titallttf" (15), et, peuraniTOBt la logi

que interae de aea aouTeaent, il aboutit, r-a reveloriaoBt 

aa raee et aa culture, k reeoBaattre eea origiaee afrieai-

Béa t "Noua a'aTons de ebaaeea d'Stre nous-ataea que si BOUS 

ae rdpudiona aueuae part de l*hrritage aaaeatral. Ih bieaS 

eet héritage, il eet peur lea buit-dixi^aee ua iea de l'A

frique.» (16) 

..... grandes Tilles, ils se louent teaporaireneat k dea fa-
•illoB riehee. 

Lee griete sont tr^s rdpandus daas l'Oaeet afrieain. Oaaa 
certaines tribus, ils feraent uae aeate héréditaire, au 
ae titre que lea autres artisans. 

Voir, ^ ce sujet, le très intéressante étude de Holand CO
LIN dans "Les contey de l'Ouest africain*, l'aria, i'réaeaee 
Africaine, 1^57. 

IS) Cit^ dana l'onvragc du Pr J.PRICI.UARS, o.c.. p . M 
14) J. PBICK-MARS i "Ainsi parla l'oncle*, essai d'ethno

graphie, Ceapi^gae, Biblio.haitleane, 192B, p.II 
(15) ibid.. p.20 
(16) àbid.. p. 210 



19. 

Si bi«B qii« •«•ttpaata «ai^rieaina n'obtiaraat qu'un 
aanl suecèa, nuqtiel ils ne s'attendaient g«%r« I "ea qa*ila 

ont auaeit^ aana le Touloirt e*ast nn retour à 1 *Âtriq«a'*(l7). 

La Dr•l'riaa-j'tara reoeontra aapendant da vivea r<aiatan« 

eaa, car, ai lea Jeonea a*enthouaiaanil^rent pour laa idëaa 

nouvellea, lea lettréa de aa gén^ratioii ao ganaalirant de eat 

afrioaniava qui oaait eoneurrenaer la «ulture française, h* 

influence da collo-ei roata profonde* Dix aaa plna tard, 

loraque lea idioa eurent fait leur eheain at lea Haîtiena 

pria une plua grande cctnacienaa de leur race, c*«at oneero 

Anna une forKe tr^a «laaaiqne que Léon Lalenu exprinara aaa 

naatalgiaa d'Africain 1'a4 do aen patrimeiaa t 

" Co aoenr eba^dant qui ne eorreapend 
Paa aToa aian langage et noa eeatuaea 
Kt aar loqnal aardant, eaaoïa un «ranpon» 
Doa aontineata d*emprunt at daa coutnaïaa 
D*E«rape, aentea«»Tou8 cette aouffranca 
£t aa diaeapoir à nul autre dgal 
D'appriToiaor, area des atats de it'ranca* 
Ce coeur qui s'eat T«na du Sénégal t " (1B) 

Ea fait, l'influaaaa dea griata et du S» Prlce-Uara aa 

portera do fruita litt^rairea iapertaats qu'après 1930, araa 

*to Chi^f* do Ldon Laloaa (1032), q«i d4«rit lea eonaéquoncea 

do l'occupation anéricaina, et lea rossas payaaas do «Toan-

Baptiata Cinlaa (l03d) nu do Jaequaa RenaaiB (1034) qai, à 

aon tour, aarqua toute la Jeune g<^n^retien do aaa pa/s (IV). 

(17) Àug. VIAÎTE I O.S.. p.430 

(IS) Léoa LALEAU t po^ae "ïrahlaon*. dana *Aiaoloa# Nlgra*. 
Pert-an-Prineo, 1931, - în 1027, aid< do G.Gratiant, 
L.Laleau arcit fend4 le journal "Lueioloa'*, dent 1' 
exiateneo fut br?ve, aaia qni^ffirnait déjà l'origi
nalité eulturelle dea Antilloa. 

(lo) Jasques ROUMAIN n'eat eonnv en France que par un romaa, 
"•^ftfTfrilf^P> 1* »ti4t% ^•rit ea 1944, édité «a 
1060, aux Editeura Françala Hounia, Paria. Un éeri-
Taln haftien aatuel, Jacquea—Stapbon ALEXIS, pour* 
auit la atae tradition du roauia pajraaa. 



80. 

Mais ai la aouTaKant da la n^grltada pourait, d^a lara, 

trauTar an Hafti un tarrain «aaaa bien irépmré, la «itoatian 

raata liita difft^ranta aux patitca Antillaa. Kn 1625, E u a n u -

al FlaTia*L<apald arait appr^ai^ «t traduit les paktaa aué» 

rieaina Langatan Ilughss et Clauda Mae Kay} an 1931, Gilbert 

Gratlant ahanta t 

* La chant prioerdial de la Ti« 
L*anehatn^ des eadaaees, 
L*enTodt< dea riahaa palabraa, 
L*inaatiable MUgeur ri'axaour 
Et la fumeur de sougariea 

la Nègre 

Si grand par la aervlee ai ai haut par le den.*(2 

Mais à part aux, rien ! 

Kn 1037, le guadalaup^eat Gilbert de Chambartraud écrit 

eacare, d«na le plus pur atyle paraasaian, tant nn reaueil 

da pa^Maa qu'aurait pu aigner Laceate da Liala, pris d*ua 

sikala plus tSt. 

* Uidit L'air qui flanbeia, et brtle, «t s« eonsuae, 
Yaraa à noa faibles yeux l'implaaabla elart<. 
Tant Tibra daaa l'aspaea et anr l'iaaaasit^} 
L'aaur est aaas nuaga at l'hariaon saas bruae. 

Là»baa, sur Isa r^eifs lointaine frangia d'^auaaa, 
Paaa un greadaaant sourd par l'^oho répité, 
La aar Relata et giele au thaud salail d'été, 
£t aur le flot aeurant chaque erita s'alluae* 

Parfois, au bord tin eiel et de l'aaéaa bleu, 
Oa arait aparaeroir aoua 1 *aiL^aaphèra en feu 
Le contour d'une voile iaaebile at brillante..* 

Et sur la plage d'or, las sveltaa coootlera. 
Pressant leurs fûts étroits dana l'heure étinealanta» 
Oat tonte une aabre épaiase éeraaée k leura piada«(2l) 

• 
• • 

(20) Gilbert GBATIANT » »Pot«eB en TCra faux*. Paria, l»ai, 
p.76 

(21) Gilbert da CH AMlifcBIRAKD » " I f W f . fiMAflft^Plf M f i" » >*•-
cueil da poéaia, cité 7ans l'antaelogia da Leoa 
DAMAS t "Paj^tes d'expresalon fraaçaiaai o«e« fvi)> 



jBaBv •j!|.ou %U9X0A va aa^vwqa %U9A xnaaaia aa^ 
al«4qaia,f aaoaaAaax^ anaa *ajia|a«a«<| aax anoa aaaf/^ 

•aaaatjF aanfa^afai ap ajtaA Jta^jadnaanett*aaaf«'{ 
«aSalaA aaj ^fp :îao,ii «ana^ - i «jiaxo««»» •« jn^ • 

t •^fva^xa aaa aaap TO(OA 

^••\9f9d a^ao^ jna avd «x ••ab|aoaao]^ «««^i;^ 

-aad zna jaaoap aad «jcAap aa jaXjiaj aa ap nf«a> aa %mm fnl» 

•paaa ai •ayaaad aaxa^fa aap «avii^Xa xn« %• aaptt^f^^a xn« 

*ao»fp «« ••X^PIJ «ay^tajt >uoa *a|uoxo(» aa^aa aanan«,ttb «n|d 

*adnox9pvng «x ^* anbfff^avn *y^fJiadaajd «x ^ ^* a^at 

•oad na aa^faifi aa avd ^Taji as ana^aafuoxoo °&|P vo|aa|!: «Xa 

•ab aavj)»ad «f «««p faaaa^^aaAa aaan %9 aaxil^vv^ ««P «aansa 

naïf afAa «t ana aof^itadxa jcnaf ^uaxa fnb 'aitna^aafaaSaa aax 

avd «JtaaxxTViP nua^aa^aa ^ua»axfa*Ay •aifa^j ao|>«n^X" *l 

ap ^aanaxTB" ^nadnaaayjid aa au %• *ajinaf4y^xa ^na«aAfanxaxa 

•aabixi^PT '••••Jto^uvqan* uafafA aaa ««Xl '«P *lo<Iea^fn 

«t 'P «fvittvJij aax - aaai^ad «ap aa^ap aax ^uaAaajtd ax a»maa 

fuvAvavdaa «afq ^Çf9 <» aabodf a^^aa t|,nb ^aaji^aan axi •!«» 

• fad ap aaxXT^ny **l afavap ^aaiO aufa^Jtaa ^nop *a|«5ttajij; 

aap ^uaAaoa 9%iA»f a^faj^xa •* aa>ax*>«a «a ap a^fvjt^ 

aa9j:«x ao^fs «P %««««ajifi^aj aaad » aaan xi 

(; yauof>aaai 

•«% faa^a aafaaya f«TVtP ••a •!) ***aaja4 u^9(* i.ai«s *a«a«f{ 

yvan 'aaaiap afasaj^ «jtafaïyH ap *f%a'i '«TPfJiyi! a«d ^naaaad 

•a *^aa|>«j[9 ^Jtaqxfg i| aana^aia^ ap aviapaft ap «^apaa ax f% 

J9*% %U9£9 aana^n«,p «{afa aaa ««affad ap aaaoa an aaA« tau 

aap fAfa %n9 fab xaaa aaa> « alvanaq aa^ *a|unya ^HaAaajc^ 

aa «^x^aaTi(affa ^Çfp •(33)••••naau»H ••tIt»«V «a^T* 

ax aneg «noxI?^<>*<Rt7 1*4 oit aavep *aafaai«3 aap aa^^afafitf a| 

a»* 'fitôl n» '«Taa^ ^ ayaiaalaa aafaa/««fx ueî^îaadxa.t ^uap 

*i,aabf^axa|| afa^ad aaa addaxaA^p aa *^a*wai^X1*'*d 

•13 



Uérf^éU (I842*ie05)t 

* Là-baa !•• Antillaa blausa 
Sa pSaiant aoua l*ardaar da l*«atr« oceidantal• ** 

Satat Jaba Faraa (\U^) 

* Ua aonda balitae^ aatra daa caos brillantaa 
Caaaaiaaaat la ait liasa daa fSta, la 
k«ae aaua laa faaillaa» lea haubana da 
liane, ou trop lenguaa» lea fleura Jauaoa 
a*aeh(>Taient en eria de perruchea.* 

BeB4 Uaraa (l8K7-)i^^o) 

* AhS toute la douceur de a« petite enfante 
Cea laagulaaantea nuit du part de Fort-de-Franee 
Paradia régétnux 
Ënehantea-Hoi lengteapa du Jeu de vea preatigea." 

leB< Chalupt (1888-. 

* Je Bonge k aon afeul qui était ««'doeiB 
Il oTait aa «aiaon aiae à l'oiate-k-ritre• 
Le aoir on ae riuaiaaait entre Toiaina 
Quaad daa inaeetea d*or relaient contre lea Titrea 
Une négreaae aeuple oToe un pagne clair 
Dont le p«a nu rythnait le aliénée en aotirdine 
Apportait au jardin aur la table de fer 
Pe l*eau et dea eenfiturea de barbadinea 

liée eii »ea parente eeaaureat le bonheur 
I>e longe joura e o u K a k l'abri d*un eliaat tendre. 

John-Antoine Kan (lBdO«1618) 

* La houle i<tolle dea eocotiere aur Ira Af;orea 
La rythmique floraison 
9aaa la briae des aadraa taulticolerea 
Sur lea tigea dea corpa balancés*" 

Léeaarâ (1744-1703) 

* Quels beaux jours J*si foftt4 sur Toe riTcelloiataiaes 
LieuB shiris que aen coeur ne saurait oublier 
Aatille aerToilleuee où le bauae dea pleines 
Va Jusqu'au aeia dea acre, eaiair le nautonier.* 

Il est dit par ailleurs que Gauguin et Charles NaTal T^-

curent des jours heureux dans es Paradia, "ae nourriaaant 

de peiaaoBe et de fruita, peigaant dee prlmiere, dea bana— 

niera, et eurtout des indigènes* S 



sa. 

On !• T«li, partovt s'^taleni la iiaaehalaaea er^ela, 

la doueanr ia rirv» l'^Taeaiiaa paradiaiaqaa auasi fauaaa 

ai nafva que aelle de la France peiate par 6* Gratiani t 

* Terre de a^euriti, d*aceaeil et aalvatriaa 
••• Paya aaaa lajmatiee 

Paya de aille aerTelllea 
Paya de praliaea« de pruneaux, de drag^aa 
Paya de joujoux aultiaolarea 

Paya e& les taria aa redreeeeat 
Paya daa «aaladlea gaitriea 

Paya â'e& Tienaeat, pella et liaaa* 
Pr^eia et •erTeilleux 
Ulraele du fiai 
Lea ebjeta eeapllqa^a qai eortent dea fabriquée 
Paya dea traiaa, dea garaa, dea neauaenta Tua aa 

( atlri^aaaape 
Paya de la aeiga tasbant aur dea aaaahoaa de loutre"(U3) 

OB peut admettre qu*aa «étranger ae Toie d*ua paya que 

l*aapeet pittareaque, coaae le fait iateatiennellement Gra-

tiaat* Uaia la ehoae derient grave quand eette Tiaiaa gagna 

lea naturela. Or, e*eat ae qui a*eat paaa< aux Aatillea ! 

T4aaiB aea extraite d'un poèae inédit da afae 6* Gratiaat, 

d a U da 185Î t •^«artinlcne totale". 

" Coffra à baiaera 
C olibri du touriaae 
Bijea géographique 

Cher Jardia dea petite aadeaux 
Sol ponr ItsB dlaarahea aouplea 
Et l*anple eajanbée dea feaaea de eoulear 
Petit eirque dea eorridersdu coeur 
Faaili&re boite k aurpriae 

Jet â*eaa de menua aeta d'aaour 
Cage de feaaea au laagaga d'oiseaux parlenro 
Caaeatelle ahaataate de ayllabea<»aareaaea 
Chaada patrie dea beaux yeux 
I>aa laaguea aaiaa et dea gergee aaanréea.*** (24 

(2 3) Gilbert GR.MIANT t "Cr^c^o d»a Saag»»4l<. ou Je veux 
fhanter la Fraace*. Fort-de-1rance, 1080 

(S4) La Utae t pe^ae inédit, qui contient dea éTeeationa plue 
ri^aliatea qaa l'extrait eit< (gréTiatee airgrea, ia-
Jaatiaea et axpleitatioa aaciale...) - Notaaa ee-
paadaat que, aalgré de languea anaéea d'adhéaion aa 



Ayant pria 1'habitude d« aa mettra à la ranarqna da la Franaat 

Ica ^oriraina antlllaia ne aa aont pas aparçn qn'ila aa plaçaient 

ettx«»«taaa dana «aa aiinatien tauaaa* lia ont fiai par regarder 

leur paya araa laa yeux de l'étranger et par na pins an Teir qna 

1'axatiaaa• 

Dana un r4aant article, RaB4 li^ail analysa ee ph^naa^ne avea 

braueoup da luaidit^ (^S), 

La tandanea naturelle da l'ezeilsaet dit-il, est da ratar la 

a^riaux et 1'anthentioit^ du draae ^'un pays étranger, panr a'en 

tenir au d^aor, au pitteraaqua extérieur, % l'haaaa dans aa d4-> 

cor. ilaia aat-il iaaginable qu'un haaaa ait de lui-alne une Ti» 

aian axatiqua ? Qu'il aa d^erive lul-atna "lointain, extérieur» 

en surface, sans draaa persannal" ? Teurtant les taxtaa aont là, 

ai &4n^ M^nil, qai a e« le taapa da rationnaiiser la r^ralta da aa 

Jeunaasa, nous donne 1 *explieatian du paradoxe t *l>e ph^aaaàaa da 

l'appraaaion eulturella ina^parable du celonialiaaa ra d^tarainar 

dana chaque paya calonia4 un refeulesient de l'tae natianala pro

pre (hiatoire, religion, eoutuaea) paur introduira dana cette col-

laaiiTittf ea que nous appellerons "1*Sae-âe-l'autra-n^trapalitai-

ne*. D'où la d^personnalisàtien et 1 *ali<^natian. Je aa vaia étran

ger, je ae reia exotique, penqnai f Je ania *exotlque-paur -Boi * , 
parce qna aan regard sur aoi, o'ast le regard du blane daTenu 

aian aprèa troia aièclaa d« eonditiaaneaeat eelanial** 

Cet exotiaae littéraire, ajenterons-nona, n'est qu'un aapaet 

du pr4j«g< da couleur de l'Aniillala t il aalque son échelle da 

Taleura sur celle du blana et a'eat cela qui eonatitue aan alié

nation fandaaentala, ainai que naua le verrona au chapitra IV. 

• 

... i'arti aoaanniate — arac les thraes litttfrairas qu'el le entrat-
ne —, G. Gratinai ne peut a'aaptcher de rerenir apantanéaent à 
cet exetiaae preaiàre aaaière t 



se. 

Ainsi, fmz p«tit«B Antilles, 1* dipereenniiliaation 

fut plna profende qa*an HaTti, en raiaon d'une aituatio» pa<-

litiqua différente (27). Il eat aifnifloatif que l*<quipe d« 

L<^itlae P<fe«aa aait easpaa^e uniqueuent d*^tudlanta «arti* 

aiquala, et cela expliqua l'extrèae rirelte et l*aaiertu«a <« 

taa» daat la vieleaaa «auatiqaa noua touche eaeera avjanrd* 

btti. Cala explique anaal la miririté de hinn Paaaa, Crujraaaia 

qai fit aea «Itudaa à la ^iartialquat peur lea'peètea da la 

d^aaleananie* (28) •« la f^reoittf juWalle d« Susanne C^aai» 

ra, d^obirant k belle* deata, en 1941 tntiêf, an ^ariTala 

"typique" t John-^Aatoiae Naa (^s). 

* Las -sartlniquais ae l*ant paa aabli^. 
Nul n*a d^arit plua aaaurausaïaaat noa pajaafaa 
Mal n*a plna aine^reaent chanté lea "eharaea" de la 

•le or4ole. 
Laafueur, douceur, nièTrerie auaai. Saint*>rierra. •• 

la Tolcan... "Ic-a aatina de aatin blav"... *lea 
0oira aattTea"..* 

.•• *Le aial net et fierai, eensaient de ruTir 
SSaa en eriatal veraeil quijtinte au e hant dea 

eloebea 
Uiraite luaineuz et doux t aa piad dea reebaa 
Paa Boira plaageat au flat rasî qni Ta bleuir** 

• •• *Daaa laa tatsariaiers dea frangea de fr^nir 
De alaira geaiera d'oiaeaux parlent de triplée* 

eroehaa .* 
Paa paaoiaena, du hleu, dea ora, du roaa. C*eat gentil. 
G*eat l%ab<. De la littérature t Oui. Littérature de 
haBue. Littérature de aaor* et de vanille. Touriaae 
llttéraira*. • Aliéna, la Traie pa<^aie cet aillaura. 
Loin dea rtaas, des coax'laintea, dea allséa, daa per<» 
roqueta. Baabei^a, noua déer«Hona la aert da la liité» 
rature douden. Et sut à l*hibiaeua, à la frangipane, 
aux beugainTilliera. La poésie aartiniquaiae sera aaa» 
nlbal* ea a» aara paa.* 

(21) Léaa PAMAi i Tebtea d'expreasion fraa^aiaa*. JLtC. 

(27) Haïti a eonqula aan indépendaaee ea 1804, taadia que la 
i^artiaique et la Guat^elaupe aent eaeore départeaeata 
fr nçaia et que l'eaalaTage n'y a 4ti aboli qu'en 1848* 

(29) Suxanne CESAIBK < "^iia^re d'une ooéeie i Jaha-Antoine 
Nau*, in rcTue "Yropianea*. Port-de-Frnnce, n*4, 
1941. 
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t T . 

iBI ttft Biiil* t 

* « « i i * • i t l * i a « r t » » f » « l « a l 4 t 0 a * 
« a a i S i i i »a«a4« à mêté éê « « a a a n a i a ^ a i * 
4ta4a, & • l i d <• ««a v r a i « r i , l a « a a l « | « * a a 
f i t iraala l ' a a t a a i r * t r l a r f ^ ^ r a a « l a ' a a 1« a a a t 
•t«8, Ittl »aal*** 4*a» «atta Tilla i a a r i a t a a t « 
t a f a a l a & a l t i « a t a a t r i 4S« t a t a t ui»hw, 
ém r é i r a l t a » â a ttaiaa» • • t i a f a a l a a i < i y a a c a « > 
« a a i liava»4a « i m a t t a * * ( * s ) 

t a l a I t a l a a t a a a a l l a a p a è t « t a a t l l l a f a t « ^ t v a a s a a a a t 

fcavaria a t miata*« y a a a a a i k mêté i » l a a r a r t y a a t a k a a t a r 

* a a a r t a l l l a v i a a a a t a a a a a a a t « a a v t a a t a * 

<tt) l ' a r t r v é a t a a a Afaiaataat 9»*8T«t«« 



*(l) « ••f«i««4i| «l fft fii«f««tf »«Hiti«» m%t* itmâ 

* «ttUffiitiffftttaf %« •f««««ii« *««*«ff^ «Atiivt 

4» •ai9|i«f4jiiii9 V» ««Y»^i|9v 

SI tSiltTitlAt 

•ft 



«»I«tib «^fimii tl.mti 'îf'««I «9 «^HV»*» «t f «favifvvw 
•fTn««« M*f«i«,f •fCtl «t^*» •••%«|t«t'^ 

•a», «««ffifi ••f*«4 %i*iè|j^i liKillH* » KOMst f*9»v in) 

mmM94 «tf^Jt*9 ««iffMaAiv» s»« »• f*ftt«f3 f 

««« •<••«• 9ii»44«»« 8a*ii %B«i«iA «•» •! ^««9 •*mm miifi 

«Sp7 «fifad ••fB*idx«,t ««UVJtVtf Bf f •tBm$»Bit«f«f 

««•ftf«i «Bf «BffBBfa «9 ••«•t^lBil Bf^ltf B««B «««ff^SB BtB^ 

• (f) jiB^jiBBao»99 «9 •4f«B «BBB •^«•mra4»4i<t f'^f^f 

^-mël^UVm «B f«% *B«IB|AffBmJtf BBBB «t «f tBBIf, t *B«>Bf1fff« 

«^S Bf *B«B|By>iiBA BI «BBTBffSB^tttflr|B •% fy«BB|B««BB BB 'ffltB| 

•ll»A *»»«a B|MB4 fa«9 ••«•p 9«»*9« •*î'i*9«l 

t BttlMltff^I ^ BBBBBJ^MB f««f«f/ B«B|{Bf<t4ttS «9 BBBBf|<if aB|BB 

**f ••t *(9) «* •t^tl*<>*<t fttBWBAABW «a»9 BtitaBB B|B|t|f«V 

•BVBBf BB9 B4BBJ|9 «9 %«B|*BOB BB |Ba«B «BfBJg • (f) aB^tWig 

ff«B9 «naafBff«9<4nB m9%%*A *mm wftt faaivff af«a aa* 
%• fMmmn • •**%M9Anti9fp «9 BlIBBaBAfaB JIBBIBA aaa %fBAB 

•aNi|f«94jiBa Bt «««B «aB4 fB«%|B« am fa B|aB^ aam %%9%f mmm%% 

•BfjjiaB Bt *êMmH§'i Vài%i90 B9 a4«B^aji»«aifBB BBI «BB^, 

•(a) ••%Bft 

•»«f44Ba Bf«B4919B B4iBBt a4BAa« «BpJaOS fflfffBB^ Baa^ fBBfBf 

«»aaf|««B fm% 'Baaaaj aa ff4B<i B9 BBaB94B BBf B4faBB mimm *B« 

«•ffnaniaB mp JIBBABI «B ««sil *«>lt^«<< «•f*'iî 949«y««^ •••Aff 

fffBd «a f 9%MémM fBB BBABJ tf B9 BMfM •! %• *a|Bèaa4f 

•if 



*itfT *f»<fm gtsiv ••1* 

•Aff9*^«««tf •«» «««f fi^«*«fji«t«a faf^tt^i f|»A«i<i ««*i<i«f 

«Miaf *•«•• «Rf* •{ «««y (iJiMpM^ ^««twiliv,» «fHvwrfas» 

*««|»9f« t«y «f«tf«9|| I ••$tf|af4JiRtt »•! f«»fti««ff<l««»«« 
«IIMify «y ••f4ct««%«« «naa^ «jv^vis^ «f %m mffmê 

yff *«»«fffy«f «««i^v^fM! «jmsi «• «tta|«»«««iitf ««Iffas 

Mm,*% f«ftR4i»i %uit f«f> *«%«w|y«^l^ ••• fVBJioti ••«!« 
ÎI t •*jmzf%%}i «apjo.^ ««««fax ««^ 9**%*t9 • 4 n 

«fj «y «« ••Av ••«tif{«f4Am» «« ««iv/ify» <i||f«« 



f««fV ••t<lf««»Sf4Ml««»«I «^î»» 

\ 9^x4 •sn9)^n»% fji9f%nj^ jrf«A«|P tmaiimfHâm» mf 

•p m9%mM «m« ««^f ^f«y ««faii «a '«Jt^i •««•ff^,9 «>3ft»«ââ«a 

•fjia»*»!» ••«••p a*» «afiiff* %««w«t«%«f f«»|«A»9 *»ftail« 
W9 f «««t» f«*«»A««« «a,P 4««fV«4f %»*4««,t •••|«««|f««f«l 

'(i) «'f^ff**!* ««Avaj^a^ %99MXf «• 
«•ft«f4^«« ••1 •jf$fm9%f *wé |«vi t«*fuAa f«b af«i atp 

•aaitaax »i aaay fji<ivaa 

%f«A« *famia|«aa avaiauanm^p aaxojf f |n& aaii««fiTMa •«« 

,p aaf4aa{ aat«l «i« aat^ *9 aaof%«aa^aas» aat aafAaT:^' ^.aafvf 

«»|̂,a fa a).|R49.^p a«a%«l(i ap a4aiaqa aaf «{i«a«]^f '«IlilMf 

<ti»f««%a% af fataïa^aaanaafp aa<i4aaf(| aaïuiai aa| laar t.a %aafa 

«4i«aa«i,t aaaf aaaaf «nai faaTvafatf caaiavjt aat T<"*P *aat«A 

«a«a aa(|4ai|«9 ailaap a«i) •aaeafayaaaf aanaAaaa af |,«aa^aaaad 

'>f«¥ll%^l*<^ a«aitaf«a«t%«aa ai» %• 9nhj*9%f%M af afai 

•«<i ««f aavfaa «ai aaa^ajt^ ««afava «at *aa«];%B«Aa«» 

•aa an«a af|«ivaXp ay a«t|a»afjiia aaf aaad aaayiafjama a*t 

•%«aMi«fta|9 «aaf «tafaa a%af4« aaf «aafiia» «a aaaf «aaa^tadaji 

fwfatf an ap %• *%iA9f 9%99% «a aaaf «%aaifaabaa. %9m a« ^at 

««ajia flf»affa,| a4tf«|af aatf aa af aaf^a ntt dma<2 aaa^ %%*%f 

Il «^favatt af «a f%Mf4 ap a«aa aai *aiaaf,f 9%$ faafaafafS 

«MM«a a«fa«ifa at ta ifaa,i aate «aaaffaaAaaa aaa ^ «aaaap M9â 

f«ff f laA* «0 *«ua|a«a«if afa«% t| «aifftaa» aaaOa «a a««f 



32. 

+ 

Tour renoT«r la aensibilit/ «i 1'iaaciaatlon appav 

•riaa par la raticnnellRmat laa surr^aliatas faiaaiant appal 

aux tbéoriaa fraudiennaa* La Tlaion dn taaada dea «nfanta ai 

daa paaplaa prlmitifa aaqn^raiattt una valatir priTild(i<^a« Ea 

effet» aatte TiBian» non aaeore coupla daa foreea viTca da 

1 *Ineonaaient, paralaaaft natarallamant poétiqna ai allait 

de auita an dalà daa apparaneaa «t da l'ntila. A.Ilratoo eaa» 

firaait nne nauTella foia aatta appr^eiatioa nn 1946 t 

*I<*artiata aura^p^aa, aa Tinftikna aièala, n*a de chanoa 

<̂>a parar t»n diaalehamattt daa aouraaa d ' inapiratlon «ntrafné 

par la rati naliaaa ai l'utilitariaaa qii*aa r* noaant avee la 

• iaiea dii« |.>ri«itira» synth^aa d« pareaption aaaaarlalla ai 

da rapr4aaataiiCXI aantala. La aaalptnra noira a d^jK ^t^ ai-

•a k aaatribtttiaa avae éal&t* C'aat la plaatiqna da raca roa 

ga» tant partiaali&ramaiiti qai neua paraat d'aecédar aujaurd 

bai k un nanveaa ajatiaa de eaanaiaaaaea at da ralationa. 

Maanarot, dana *ta pa^aia aadaraa at la aftcr<*^a d'alllaara 

axcall^ani mia en évidenca laa affiali^a da la potfaia aur-

r^aliata at da la pi»<aia indiaaaa» dont j*al pa W r i f i a r qa* 

alla damaara acaai vivanta et er^atriea qua jamai»." (s) 

Catta Talarleation daa panplaa primitifa at da laura 

arta ne fut eertfilneaaat paa indifférante anx rapréaentanta 

da raeaa eanaldérlaa jaaqna Ih. eaaaa inf/rianraa» aa raiaaa 

•la* de lanra aalturaa non rationnellaa ! Saaghar a parfal-

taaaat eaapria qu*il n*t<talt plna p-Jaratlf, ('<apaia la aar-

r^aliaaa» d*<Serira qaa *laa Nègraa B*ant paa quitté la Rajr-

(») Jaaa PUCHE t »4ndr< Breton netie n^rla*. ia SBppléaaat 
littéraire du Figara» 5 octol>re 194e« 



••• 

r«nTer«4«« } e*«st l*ho«a« le plus *elTill«4* qui «si le 

neins "au", lt> sioins pur. 

• • 

i'« sarréalisKe Aone eenstitaer va exeellent 

frein k 1'aasinilation enliurell* et fourair «ne erne noa» 

Telle coatre l'eeaâ/nisne des arts «atillaia ia tradltiaa 

fraaçaiaa. Mais il m, ea oatre« aet autre aTantage de aeaa» 

dalisar la aoei«'t^ bourgeoise at de stiaular une r<^Tel«tiaa 

sooiela. En FrAaea, da aSaia, Bratea et saa diaaiplea util!-

• aient l^ar aurr^aliame» axprinj alora par dea geataa, (?ea 

parolaa on dea actaat huKoriatiqnaa ou groaaiara, pont dira 

laar refus du % a a d a fitriqv^l, aia^rable, qu'an noua inflige" (il) 

Ea plaa daa aetifs d**rdra litt^rélre q«« aaas r^leYiona, 

1* aarrHaliaaa eat doae égalemeat adapta par laa 4tnâianta 

antillaia de France, pour son esprit rrTolntionaaira, pour 

•a "r^Tolta paraaaaata contre l*art, contra la taerale, cen

tra la aoeidt4.« (12) 

• 
• • 

La aarréalisa* na faiaait d*aillaura qn* tirer 

laa eonalnalona d * a B praela pin» gia^ral fait par l**naai4bl« 

dea éariTslna aurap^aaa ans fondements ataaa da laar eiTili* 

•atien* hn praaiàra de eas eoneluaiona eenatatait la fallo 

lite da la Kaiaoa UaiTarealla i *Lea elaaaea f'irigaantaa, 

qui pendant deux si^alas sTaient fon44 laar enlture aur 1* 

(10) L.S, SFNGHOB I Canf^rane* Inédite *|^fBg§gf t* Pf^fflf* 

(11) A. BRETON, 9iU par Ragar VAILLANP in o.a.. p.30 

(12) O.RIBFMOHT-.DF!:;sAJGN£S, in NanTelle Ha^ae fraaçaiaa, 
Jaia 1031, p.868, eit4 par R.M, ALBBmsS, ia e«c« 
P.16Î. 



»mji»AWJi% 

«X 1{ ••»|n ^a»f»>^,s ••VfVMnq «Bofaavd *§«<! ^.TWUAA •« |Rb 
j[«*IXT«« «n fifé»9 «0 *>»Tdn«d e«x •«•fX*»»!^*' 

fl«A«,a «iJEisupuiiX fttVMluog *ajt»A.janjX ji»uxMop jiivd «mioii 
,1 t| ••a«*«|ud «p snx^i a?V4no2 ^ caavwjtj^t?»» «sp ̂x*!̂***!̂* 
->«oa »9«»|0» «X **f'\l*f* %^*%*%ft* «afVTavtinq mxfmdm» 

• •1 ••4fd(i3« aoa •ja»9,»{tav,X 'f^T«n «os ««ftnioxivii *a»««p 
•ttodfpuf aoo *îl^%it[ 'onbfx^nd|)a «• ooaoa^ «X %urt%jnQi 

•••anaf^f^u «aoTOsaooofp op *4|ttOA «fix|«e» op *«OXVT^OIA* 
• »4Ji9ii9 op *o«aa«o*«u op ofou^oad* «n ^fo^uooj^ad oo *ao»f«a o^ 

••l»|4«d «X uox»» opttow f»i aa«|««f40 ^o oapaaaditios mitioA ^f«A« 
fab ae|%o8(X¥A|0 ocrniP pi(aao<i^p t •fj.jiiauf >I}OT«A*|X 

• odiaafad aox 'loj^fnh vo oa^^avoa t| %|«0>T14* asnoj^ 

•»a«ayp |8 anbi^fiad <̂o ox«Tao« oo|<|«a>f« «uoip oonva \ of^aotf 

•paaa9 «a %\m%<;,9 *wmÉmf eaf «««p aaaafjnoa faa?* ^aofapjod 

BfaBi^aaix*>vf aax l* ''O •*<*l*4.<* aoab|aab ^aattuailOB Of 

-Xinbaaa^ aaA|A ap a^^awaad fsb aaSap,! an 'aya afwjtaaf aa •<i%f(p 

^aaa^aaaa aoftix*' **l axi|dasaffi|d «x «l a^ad^ 

(ei) «•«»npaad aaofanxXTiP 

•»|na an9uox •«& a^ataad uaa auap %f«x<ivo8 %• aufvota^ *lt*1[*f«t 
f aaaa an afaA«,p >;«aaaa aaaoTv* «| *aabfSaxif ^a «auai^aqa 

faafapaoa «x '••8|AI:^«X*' *l %^ a^vaab aax 'aaxi-vaf naa^ypa^, p 
•dfonxad 91 aoAO fab aa^aaAnoa^p aaix*^<ioa ap o^eoaod «x aaaa 
^na^atay »Î»W «lapapa ap ^o|a«pattil ap^a^aaddaa aap aA|i,;a|j;fp 
vo|%aa|x«uaf^«j «an ^ua^^aaaod *Oj^x||un '̂o oxv>«^ f:|fa^A ona 

|;f««paT«l^^« aaa^faax aoadoad aao n a^fjuaa aafoaraii aaaalfxi*i^u| 

,X ***«ab yaaaj %%}t%f^m afadaa,x '««inaa\ ap «oavĵr̂ a|ada(f 

•aaia|x«f%ua^afxo ̂.s awaivaafaa^ aaAfnaanad ^«afVAap anh faojj 
•p aofoaoAnoa o^^os op X«V'F* •! a^ai^vaiSvad o|qdaeax 

«•fi|i «I fa^A op aaaanoa •axx*Aa(>B *9 «laaoqaaa %jf aa aan^aaj^^ 
"^Jl «T *9^^f^9 %• anpva «aoa^a«ia^p ox ••113 •o«axx*BOT^ 
-oa ox otafavAop oaAjna ap ^uafvaniaa *x»uae|^«a «p««xo aaiifx 



On «Alt eouttteai la aulia dn •iJ^cla tint aea proeaa* 

a«a par éanx gmvrraa stonâlalea confvaaa «à le nyatieiaM» p»» 

pnlalra 4tL naiionaliama a*cxaaarb«ra parallèl««aat au Hyati» 

• iaaa Âa la 1 itti^rainra." (IS) 

la â<S«aptlon ainsi sable a« traduit par «a paasimls» 

qal finira par aéaiattra qna l'hoaiiaa a itt laipnlasant ^ or* 

daalaor aon tfoatin et a*oat trouvé Tafata par aea propraa or— 

roura ••• Oa on Tl«°ndra fore^aant h ponaor qno l'hunanlsao a 

fait faussa route, qno l'howao oat on fait dofitiné par tfoa fer* 

008 aiip^rievros t la fatalité, l*inBtiBet» la raeo, lo âém9» 

aiaqno ou le dlrln, ot l'art lui aaaal abandonnera la poiatn» 

ro paiaiblo d*ttae hunanlt*^ raaauranto ot raaaur^So Tout eo 

quo loa liTrofl» la aoionoo, la maîtrisa do l*osprlt promettal-

oat 00 trouTo rofus4* La enlturo ae trouToit ali'o par la réa

lité • (16). 

Par uao r^aeti>n aaturollo, "oa oo livra à na vasto poo-

•imisao intelleetttolI % un poaslalaao do la eoaaaiasaaao» ot 

en 00 ait 2i ponsor que l*honao était placé daao un aondo qui 

a'<$tait paut-$tre pas fait ponr qu'il lo ooaprtt enti<»roaont« 

Tout eo (;ul Itait réo? eoasa â*8tro rationnel.* (17) - "Do eot-

te tféeoptien, la eonséquoneo fut un départ géarral vers loa 

Tftleurs aingttliiros et irrationnellea, vers los ééalra» les 

fervoura, les instinots, los sontiaentst les fld^lsaos**(ls). 

Ce fut tout *nn mouYoneat vers la Vie spontanée» tn elle oa 

roehoreha l*nltiao réalité ayst^rieuao qui donnerait le oone 

é*un Bonde que los ferauleo n*arrivaloat pas à épuiaor.* (is) 

Loa déeouTortoa de Fpoud allaontalont la roehereho do 

eotto "ultime réalité" on signalant qu*il existait *uno vie 

iMix. p. 08 
I ^ M T . p. 100-101 
ibld». p. lô 
Vià,. p. 17 

'le 
17 
1B 
le) IÀMJ.* P» 27 



%um%mwoéioxd mm «iiTIH f TR*Y**vj^iI '«'^osg atBqdf^g *Bfx^*P 

"TSUiï* aoT^TPv'^ «l ^««AAojifaj ^9 «i^ixvJivd t^ii»a»Aue« un ^««A 
ftts **u8««»xxv v*,ab «ipaa^ *nuaooaa t(Pff >a»!:«A«,x 

an « mjm^od »x «• 'mmniim<^4i*nm «x 'nod «1*^1^ *î 

ji»«««j[q fii»d ^<i«iX «̂tî B|i>a«^ *»{qtiBa9d «x <^¥«T«« «isaad «x» 

avo *̂jitt,x *P ^a»ta«i{»nj^ «X ««T-^ *l ^> «oavaafvuuos «x 

•p ««jioi^jc «wn. %tLt>% ^a«A« Jim%u9% ap anb nvaAneu un aa^ja 

•p Btt|en ^T«^^ uox|.Tqai« «ag *a^afia^jt^xa anxd ax >n«vaAaa«i a« 

*Tll*<* iaua;]f̂'<| aBi|^|V^t anb a» ^ %a«aaa^y,p 

• • 

•aaaapaadjppii]^ «maf 

jtaalvS £ i( ^aai«A« axT t •%<<e; u|«si 4«>fad fax <*P 

•« afafuaxoa aaxi^nad aa't \ >T«paa<|«a aa ^aapfaaoti *ajn^x<I3 

•uaftTiag *âJI8A4T(f *aoa|«it 1 •^Tlll^l ••M^l'fP T^^MiP^naf 

«>n« aanax«A aax «ai^no^ ap ^uaaytfa^ad «aii ma 'afAaaaaa ^T«A* 

adajiasiX aaxdnad aay naf^va ;:pvaAaa «x i.f«i£ndda xna-^uap{oaa 

• X*ti^»>Xl*fVf •nhfi.fjta-o^na a'^^aa aaïqaaa puaadinaa ao 

«anai^A afA «x *P •»x'*̂*<<̂* BUO|^ 

««fa^Jia^af zntf «ipats *ayauaB|«j; uefi^aSx^aaAUx aan t| %a<i»aB aaa 

•ad «jajtAfX ao BjiaA|an,x aof^OfAnos «x *««F *B»q94aqtaa 

Bjaax ajc^x^**> aoaiaa a^naq aaaa^8xxa,i ^uoapuajcd ta^eiiaw 

%m mujvAjxQf^ *sya«a% BU|«aqo sap Baof'^aaAttaa xn» ««apaq^ya 

xaa %m Bav^^aXa xaa aap ax ^uannxoBfa ^.aaaanoy 'ajtax «fa 

(O^) •«•aoaaauf aadta; «an %mm aj^TSJiap 

9ffl*f^ *1 *̂'̂ '^aa^aan ia asaaa aaaa >aadaiej^ ae aavaiaanoo 

«X 9̂* •BoayixX'^vf 11 */m3aj %9 aansama [ 'auaeaaa *aaa9jiaij 

»IP »«BT«Aa,«b aa »T«B|p pii*<^« « «»ï«jta«|«jia»fp »x 

muo9 «X *P »noBaap»n« ^f«xao>>|^p aa jub aa&fq^Xv %a aanaTaf^aXa 

•ft 



«t. 

i« *f«irt Û9 la po^laia un inairnaaut mrtaphysicma, pour lai 

taira jauar antre l*hoiamc> at l'iaaaBiiu ce rSla ms'âiataur què 

pour beaucoup le Chriat eu la l'aaaion araléut perdu." (24) 

Maia II cala ne sa barna paa la rSle da la pelala* *La 

•«rrlaliama» ultima abeatiaaamant da eetta attitude po4iiqua, 

voudra ttra inctruRani d'fft|on auaai bien que da aannaia* 

aanea" («SB) 

*La peikta» «'erit Miehal Leiria» «*apparaisaalt comme un 

pr^daatia^i une nani^re da d^siurga à qui il inaoMbait d*af«> 

feetuar aatta Yaata api^ratian da tranaf araatian mentale d*uB 

uaiTara." (^S)* frtaant cette eoncaptien à la lettre» Manl 

Ménil prédira l'aTÎtaesent d*uB banaa *arm< da pauYoir potfti» 

que*** boulcpcrBant la Tia aaelala da aaa paya par un aaul aot 

prononcé"..* La langage aura la puiaennea du gaate» dit«»il 

eneercf at on pourra eeneeTair une politique at uae uerala 

"tallaa que chacun de leura inp4ratifa d/clenche, de façon 

irrlaiatlblet l*aetien déairéef du fait que dea farces natu» 

rallae isp^tneuaea ae trouT«nt interpelléea* (^7)* 

Cette conception du po^teoraagieiaa rendait au aot aa puia-

•anee de "Verbe" et rejoignait «tinai laa eroyaneea daa ao-

eiitéu priaitlTea ai on partiealiar la aan« africain du aot-

acte* La parole da nage "pradaiaait aaa effet avec la aftraté 

de la foudaa" dit Utfail (28). Cellesda hoagaa dea Aatillaa, 

du aereier bantou ou du faiaeur-deoplule rvandais aont ean«> 

a<^ea aroir la «tae effiaaeii^. Quand on *'tudie laa coaaage* 

aiea afrieainea, on ratrouTO k l*origina du monda la Parole 

activa et créatrice de Dien t II parle et aaa nota deviennent 

l*ond« qui eageadra la Tie. Il parla eneora at aaa aota de* 

24) ibid.. p. 8t 

iê) ciU par Gaat«n FICON 1 "Tf^^ytaj jff H ^ f f cffl»,̂ f«P,ft-
rainea" p. 712, îarla, Gailiaard,l'JÇ^ 

( 2 7 ) îleni MINIL î "l'aetioia foudroyante", in Tropinuea 
octobre 1941. 



18. 

Tleaneat fl>ir«B tisaéts» qal sont la praaièra teahniqua• (20) 

Mtaa utiliitation aagiqna du varba par Aimé C^aaira« daaa 

"Laa Araaa Kïraouleuaaa" t 

• Et ja dia 
•i aa parole a»t paix 
ai ja dis et eia parela «ai terra 

ai ja dia s 
par de aaTantea herbaa la teapa gliaa* 
lea branehes piearaient ana paix de flaaaaa rertea. 
«t lu terre raapira aoua la gasa des b m a e e 
et la terre attira. Tl y eut un eraqneaent 
k aaa 4paulea aau^ea. Il y eut daaa aca ralBea 
UB pétillenent de fa« * (30) 

Cette poésie, ï. la fola eonnaiasanee ai «Lotion, (tu*in-

Bovent Ica aurréal i atea, t<»nd riellenent k •une ;̂ 0|riaa, uo^ti*-

pnc^ d*cxi ateney plue anoora q«*à un* eath^tioue, et à dannar 

k cette foraa d'exiatence une Yeleur «xeaplaira» C*eat en ca 

aana <;n*an peut parler d*una *mfrala anrr^aliaie*» d'ua *ltoB» 

aa a u r r é a l i a t a l ( â l ) - "Nous aoauaa loua daa uornliatea", 

affirma i^reton (32)* La surrialiaaa a*eat toujours pr^>aent4 

aa défenseur daa Itbertia hunalnae} il enTiaage» entra autrea 

tSohea, du auppriuer "un j^rand nombre da taboua «^u'antrati an» 

nent I5 eroyanea à na au-delk, le raelaae et l*abjeetien an» 

prtma <}ui 8*appelle la pouvoir de l'argaat." (33) Cala eneo-

ra raneontrait leo aapiratjona dea noira. ^'autant plua (:ua» 

( 2 9 ) Dana la eoeiaesunie dea l>ogene» par axenple s voir ^laroel 
GRIAULE t ''î)ieu d'eau*. Taria, <?dition du Chtna» 1C48. 
Oa a*aparçeit que la caaparaiaon p#ut a'^tendra au Livra 
de la Gaalse. Il y aurait une fraetueuae ctut'e à faire 
aur la notion da Verbe en Afrique, aur l*iaportanoe ae» 
oiala da Calui«>qiii-parle—biaB, aa laa eaaparant aux id^aa 
da aurr^aliaaa. Georgaa BALâNDIER a relevé le rSla majeur 
da la Parole dans aon ''tuda dea "litt/ratuyea de l'Afri-
n^f «t ^ftéf\qup§ yairfft*, n *»,iBtoirf ,4fff H^t^rftr 
turaa !.*« Paria, Eneyalapédie de 1» Malade, pp.1536-. 
16t7. hn ce qui eoncerne la Tarole sous sou aapeat re
ligieux, voir G. VAK OKE LILU* t "La religion <iaa» aoa 
,tff«»ffifff 'a^ftifyff^t^fPfPerle, Payât, 1»65. 

(30) Ala^ CESAIRK 1 pekaa "Lqs T>ur->aang«. in "Lea A r w a atra^ 
euleuaea*. Paria, <3a(timai»«t , Î96e 

31) G. FICON I e.a.. p.îll 
BZ) entretien avee AndrI Breton en janvier 1960 



•y snoa *«f«5u«j; x*'*' >u«aâ4dnio» mji»iuvji%^ ^p Mf9 

-OAyj a; yipndyj îa»B;̂<ai:9fjd >|iiA»,nb aa •«TfTPi*! 
lYftînTlTPnr»ï »uao»«,i %a«A« fTw ti «aanbTfyq^ 
«•aa eaw^fqoJtd aap aaavjaaVf ax«^o^ «un ^a |,a^afie];8ea aa 
'*>T|vf«(« tt« asjtojuea ^Jta ua,p aana9|xa,i *aaan^qa aaabff 

•-;j9 aap «aoddo B|«5a«4j 34 ai *«af|tibuo9 aan»! a<tooaa 
• yaT»n{|| %no% \.9 aa^aa lanoqf aa aaat a^anap aaa y * 

na ^aaji^a>uoattaa 99%a%i9fxxn9 aax •nh apaajejd uo|aa4t{ 
«•yadatoauf IX anaa aaawd paaxxT"A 'H 
•aouaSan aa^xx^'^'T^'*'^ aaAV aad ^a»aadax,a an ««afix^ 
-XX®<I aaHii;XHO<*^ *%'%%*^»l ̂t"̂'" T«*av |«aA %«• if %^ 
•l%9Amjt% ap «a a^x^x»* ap aaf^vaoïxf»* «ua i|xa4j^daa «a 
fnb ynxaa anb aaïaaxanoq^aa mm^m ax aa^v aaof^«^.aajixttaai 
aaj^nn ^a aaA^al xn« aad suop ^vaxudxaf«U axx **% 

•v^aoaoa j^>|«aao^a ann ^ 'ajax'Ana aax ^nnoa *a^x*'o* 
>vaf«^y,a BXT,nb ^a */>y;9aa «x *P «^'v" *a^aaxp<«dza 
,p ^tivAfA *axaBt|^9axx<*9^vif **P 1>«*T*^i^ *Ifin^ a^awd *pa«x 

«>XT«A*8 janbavmaj ^T^l «l ammaa 'af^aad aa ^aa^a *f>a«j ax 
a^XR**** ^uaao^^Xn'' aa^axx«y<iJt*>* «P dnaaaaaii x* 9X% 
-«••'î l(6e'd) «•0C8I »? ix^f'î < »net>4tta •anaxx«>'<<'na np 

•Jfo^afq,! a^uo^ * ,aaa fanocjoa np uof^a^ad^, «X *P 
a^xo-^af q, XN *4aa%R«,X o*Aa *4awjtxf fao4Jta ^«a^ 

yafx«« »j»4»d a««« II - 4.C*-9C*̂(I '^f*^ « ARVIIIVA (oe) 

uo^ajtQ «v «ax^aa^na (fz) 

'»x<»^ *»»ei '«c •« 
•9¥fWlT7 auAajt «x Ht*^ P^^» ̂it» • KOMHff MP«V (ec) 

(tt) •••ouapx» 

«-•XP aa sxeat^noq «aaaaf ap «ax^^pf* «nb fx^^^^od au fnb ^«mtxa 

va a^axonmaaa ^«aeaAaaw avnaf* ap aaa^na ^«aya^^a *sax*«fa«x<* 

-X^*>^ *aa^ax«i»^XIT<i«'f>ti* *«a^8 ix*TJt)^^"T"*Tf*>* «aaxfv^iaojxaaai 

*aafaaw|^ «aaAfao, |gaBS|un«noa ax a«d «c^^a»^!! /%f ^aax«A« 

• XI *oox%|puea axqvayaxa anax «P a^axxavci «ox^«9Xl(I<*»l *f*% 

•aoaaaa ^a»xuA« m9%B%i9fJLjn8 aax %tta«aAnan np aa{:9x<>*il '^a 

•••j^fa^adyp «ana|«A *9fm%Jifd xa«>»px 'uox8ax»i «• X^l «T npaad 

%a«X« ai|,a«aSx<>T^ aaaax» * * * uox%x*o^*(>^#P va axoataaoq apaot^, 

\ a^axaauaioa X9̂<'*<1 A* ala^a an >ua afvêaaaj aa>Bxx«y 

«-ana aax anbaaad xa pavaaq au avd ^aa^a a^ «aaioalanaq 

f%fj999 «X ^aaenaxoxA anbx^X'O 'ï* (tc) oqonsS ap apn^XY^* 

avn ^aaaaajvaaaaya a^dap» a^8xx*?'<^A* *t 'x*|o°* *l 

•it 
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OB ap«rcefti donc tr)>s bicB pourquai noirs ont ntili» 

mi le surr^nllaae eoiue une arae r^Tolntionnaire. Maie leur 

origlBelit^ TA eoneiater à l*eppli()u«r & leur propre caua* 

de Bolr at de eoloaia^. Parlant A*Mmé Cianira, Sartre dit t 

"Le amrr4alia«e, aenTement poétique «urepéen... d^rob^ aux 

Kurep^ena par UB Noir qui le tourne eentre eux et lui aaaigBO 

une fanetiOB biex définie.* (36) 

Ce aurr^aliaae, que lea Oeeidentaux ont «aploy4 aree «us» 

«ka peur dynamiter leur propre aealit^, les poètea Boira vont 

•*eB aerTir panr une révolte plua feadaMOBtale• Plus que lo 

aareoB /triqu^ du ratienaliaBo, que l'appauvriaaesent â*uii 

art eabeurfeoia<, que l'avillisaeaeat d*nn régime politique 

•t ^••aonigue» e*eet une eiTilioation entière que leur refua 

eagloborat une raae oatiire» parce q«« aafeaaoai aea phi* 

leaophiea et aea religiona ont peraia les saroh^s d'eaolaYoa 

•t la colonisation. A le différence dea aurr^aliaiea françaia, 

ee n« sent pae lea atrueturea de leur propre eaprit et de 

leur propre moeiéti qu'ils eosbattront» aaia dea atrueturea 

étrangîkrea et un ordre aooial haï, pnroe que eoaqu4rant et 

eppreaa<*ur* Koua montrerona, <'ans notre troiaikwe partie àx. 

•et ouTrago, qu'il aérait orroa^ de ae retenir que cet aapeet 

deatrueteur du aurréaliaao et qu'il fut utilia< anaaii de aui-

alère triba poaitive« par loa intellectuela aatillaia, coaaa 

un inatruaeat de reeon<iutto do leur peraonnalité originale. 

<?e tel tableau, de tel palao. Bt ^vaad Breton éditait dana 
aa revue ua deastln de rieaaso ou UB Article de Ferdinand 
Alquié que n'approuTait pae lo Parti, il endurait qucatioB» 
aairoa et r^montraBoea, au bout desquela il lui fallait 
faire amende honorable* Auaai, lea aurréaliatea aortirent-
ila d4eua de l'exp rience cotataunisto, ou bien ila reatk* 
reat fidèlea aalgré tout, ffit-oo au détriment do lear art, 
•••ao il arriva k JCrngoa. 

(36) J.P, SABTRE I "Omble Noir*, préface k 1' "Anthologie 
de la nouvelle Po4aie uhmf et aalxaohe de iBUfl^o 
française". Paria, PIJF, 1848, p. XXVIII. 
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F B 0 B L E M E 8 S O C I A U X . 

Pr^stiga d« 1» III* International* -

lai^rtt du aouttsiaMa pour laa Noirs 

EsvHplaa das ^arivaiaa noirs ûn nri" 
Silf 4*IIaIti et das USA 

Prabliaaa aoeiaux int4ri«ara da la 
Martiniqua t propriëtairaa blaaas ai 
blinrgaoiaia de canleur* 

La ahapitra pr^eedent expliquait 

pourquoi laa aurréaliatas français aralent ét4 tantes par la 

soBMivniaKa qui prenait aaKSie aux la r^Talution ai la libéra» 

tiaa da l*homao« Lea aarr^alistaa antillnls allaient k levr 

toar y adhérer pour la atma motif, renfora^ encore par leur 

situation partieulikre de eelanisis. A eatte ipaqua, en affat» 

le aaMsanisna est encore par4 da tons las prestiges* Nous 

•errons, au chapitre attirant, quels espoirs la rlrolution 

ruaae da 1017 aoulera parai lea ^eriraina noira a^K^riasina. 

Uao idéologie qui aaadamnait le raeiariai laa diff^reneea so» 

aialao at l'exploitation de I *haiuaa par l'heaiaie dorait natu» 

ralleaaBt oenqn^rir dea intelleetnals g^n^freux. D'autant pins 

qu'as ces anala« 1030-19S1, la rerne eommunisto françeiao 

"Nonrei Age* éditait ooup eur coup plnaieurs numéros eonsa» 
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•r4« à la pa^aia n^gre-aalrieaina* Aoeompagaëa ém eoa^ental^ 

raa Tlral(tnta, aatta r^vaa publiait laa ahanta daa traTail-

leurs neira at laa plaltitaa dca n^graa axplait^a par laa 

blanea. L*int^r8t da eaa chanta at da eaa paèaaa «at qu*ila 

r^T^laiant pour la pvaail^re foia au publia aurap^aa un aaprlt 

ia r^Tolta ineziatant dana laa Nacra Spirituala eonnua alors» 

queiqua la r^a ^Bation habitualla da aaa daraiera ttt aoup«> 

çannar d«^jà la condition aalheuraaaa du noir. 

Veiei qualqu«a-unaa de eaa traductiona t 

* Qua «*aat dur, qua e*aat dur 
a*ast i'uT d'ttra un niggar, nigfar, Blggar 
qua e*«Rt dur, que c'eat ânr 
Tu na paux paa aroir ton argent quand a'eat «̂ ft. 

Si aiggar mrrtté 
et na peut payar l'aaaada 
an 1*envoie afireaant 
aux travanx fora^a. 

Kiggar et blaaa 
Jaueat aux ié» 
Niggar gagaa l*argaat 
A peur da ranaaser 

Niggar a*approeha du blanc 
lui dananda du traTail 
La blane dit h. aiggar 
Oui, ealibTa ta jaquette 

Niffgar aalÏTc aa jaquette 
et ae met k traTailler 
Quand le jour de i^e arrlTo 
blaae dit t paa aaaaa trsTailK! " (l) 

Caa plaintea a'aeeoR;agneat seuTant ém r^eriaiBatiaaa eoa-

ire la religion, qui tolère ou agjvraT« l'exploitatiea. Ellea 

appaieat aiaai la tbiSarie oaanuaiate de 1* "opina du peuple** 

(l) la roTue Weavel Age, n* 10, ertobri» 1931. Noua STona «a-
peadant pr^f^ré reproduire 1 i une traduation un peu plue 
litK^raire, extraite du raeueil d» Eagkae JOLAS t "Le nfe-
jgre qui chonte*. Teulouae, ^ditloaa dea Cahiera libree, 
192b, p.75. - Rappellona que le terae *aigger* a le aena 
péjoratif da *«ariaaud", au eontraire de "Negro* qui éé» 
algaa aiaplaaaat la raae. 
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* L«a blanee ont le fouet 
Léo blenos ont le rcrolver 
La terra eat aux blanaa 
La eiel eat aux Boira 
Pendant que laa noira 
liaent la Bible et prient 
lea blanaa a'eaparant de toute la terra.* 

* Pian a fait le prStra 
graa et ablaa 
lurga et bien en ehair 
avae un chapeau de feutre 
C*eat eoiqaa ça 
Il nanga votre dtnar 
voua chipa votre agneau 
voua aarea pey^ 
dana la terre promiaa 
Aht oui. 

Enfin d'autrea chanta de révolte et da haine* d^laiaaAttt 

l*inveetive individuelle «t ineffiaaeo, eom-to oalle dv pro» 

Kier chant ei-deaaaaat lanoent un appel gt'aéral t toua laa 

noira bria^Sa et huailiéa doivent a*«air t V-n fait, il ne a* 

agit plne de révolte, «aie de révolution. 

* Si J'avaia ana u s a u a aaaas farta 
je fouatteraia aaa patran le rendra aveugle 

eo»»a une pierre. 
La Jour de la paie venu, il ne ornchf paa un rend. 
Il aharcha k trlehor tant qu*il peut 
Mon patron eet an aala oiaeau 
Songea qu'il vient de la Nouvelle Orl^ana 
Ja eracharai dana son «afi 
<7« araeherai dana aon th< 
Pirm a'aida ai Ja auia pria. " 

* Saaura et frèraa 
acaaea vaa abaurdea pri^rea 
las noira relèvent la faaa 
•t Pieu ne no> s regarda plva. 

Aujourd'hui noua enterrona un frère 
qu*ila ont tué pour avoir aaamia ae ariaa 
de n*9tre paa autre ehoae «rnc» ee qn*ll était 
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Maintenant que nona l'aTona niia en bii^re 
qa*allenaoBoua faire 
ai ee n'eat attendre 
q«*ila noua en faaaeBt autant T 

Votre ttte n*a rien de la pomaie 
qui ae dandine entre lea braaehea 
Votre eerpa a*eat pourtant paa nae earcaaaa 
qui ae laiaae rdtir dana nn fan de joie S 

Teaea-Toua feraea 
le foardin aerré dana lea saine 
Faitea couler auaai leur aaag 
Montres-leur que TOUS Itea dea heauHea." (2) 

• 
• • 

Lea eoBUBuniatea étaient alora lea aeulaf en A»^rl«» 

que» à d^^noneer publiquement lea lynchagea et autrea ezaeti» 

ona anbiea par lea noire. Dans Légitime Défenae. îtlenne L^-

ro signale à ce aiijet nn fait durera aaaea révélateur. Huit 

jenaea n^-grea dea USA aont aoeuaés "oentre toute éridenoe* 

dit l*auteur - d*aToir rloli deux preatltnéea blanehea et 

aont aenaeéa de la ehaiae électrique. *La prease françaiae, 

dit Léro, l'Humanité* exceptée, eat unanime k garder un ai-

lenee signifieatif• La presse de couleur anérieaine, vendue 

aux blanes» priaonni^re elle ausai de ees intérita de elaasa 

et de ses nerehandagea pelitiquea, étouffe l'affaire. L* "As 

soeiation fer the Âdvaneement ef Colored Peop^t", ayant à aé 

nager la Juridietioa criminelle du eapitaliame, s*est reeoa-

eue incapable â*aaauaer la défense des vietines. La section 

locale du "Seeoura Ronge Internationales dâ prendre en meina 

la eause des aeeuaéa et se démine utilement afin d'araeuter 

l'opinion mondiale ... Quand donc lea noire d' .Anérique oes— 

prendrent-ile de façon effieaoe que la seule érasion poasibl 

( 2 ) in revue Nouvel Afe, o.c. 
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An l*0nf«r aa^rleati» est pour eux êanm !• e«aai«Bi»a« T* (3) 

G«it« dernière phras* «ai ^alalranta. La eanmnniaaia aat» 

à l*#poque, aaul à a'iai^raaaar mu aart da» nècraa« à 

aeandaliaar tfa laur aituatien, K laa conaldlrar aasma frl^raa 

d«« prel^tairaa fraaçaia on rtiaaaa, braf à laa traiiar an 

karaaa* Il aat aaaas n e m a l r,ua les aaira aaiant atfduita pftr 

«atie Id^elagia, an point da Ini aonfiar lanr aort t **L« Par* 

ti eenniuniata aat an train da jauar dana tona laa paya la 

earta di^eiaira da l*"iaprlt* (au aaaa hlt^lian du tarua). Sa 

d41faltai ai par inpoaaibla sav a 1 *aaTiaaflana, aarait pour 

noua la déifiai tif *Ja ne pavx plna*. Noua eroyona aana ri'mmr'» 

rmm k aon trioMph* ai eaal parc a qua noua noua r*alaaona du 

matérialiama dialaetiqna da Marx» aa<iatrait k touto intarpré-

tation toadaneiaua* ai Ti«tariauaanant aousia k l'Iprauva daa 

faita par Lénina. Noua aoeiHea prtia à noua aonfornor aur eo 

tarrain k la diaelplla* qu'axlgant da paraillaa canTiatlona* 

4 
4 4 

Dana e«t attrait pour la eonatuaiaaia, il faut en ou» 

tra tanir eonptc d* l'iafluonea da qualquaa intallaetnala 

noira, «i«i pr^e^iirent êm l*i$quipa da L4fHti«a <fan«o« 

Jaeqnaa itou^isin, «thnologua et pointa, ^erlTait dapula 19.:6 

at, autant qnMoiiTain da talent* «Hait un militant oèiaraunia» 

ta «onTAineu. Il arait fondé la "fieTuî  Indta>i^o'* at rempli 

laa fonetiona d*aabaaaadaur <!ana diffi^ranta paya d*f:uropo. 

Coaato lui pot^ta at réTolntionnairot Joan->Françal8 Brièra 

avait lui auaai connu la priaan pour aon aotlon anti—couvar— 

nasontalo at y arait gagnc' aon praatifa. 

l><ro ot aoa amia furant aaaaiblaa k eatt* ariaatatian daa 

(a) Ëtianna LBRO t 'CiYilieatl n*. in L<^gitlag l><fanaa. a.a. 
p*d 

(4) Léxitima I^«?fan»a : aYartlaaaiaont, p.l 
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portes haTtleiia» qui *notta llYr<>tit des -vars gmnflét d* 

nn futur djrnaBiaaa" (&)• 

Agira daaa la mêum aana la ajapathia non e41^« paur 1' 

9R88 da pa^taa ni^grooaaériealna eaaaa Laagatoa nughaa au 

afro-enhaina a o M a Niealaa Guillaa* 

• 
• • 

Uaia autre eea raiaen axt^riauraa d*adli>:^r*r au aa»» 

•uaiaaa i pr«>»tiga d* la Xlla Icternationale, intérSt du Par» 

ti paur laa noirs at axeaplt da l«ara daraneiers da mtaa raaa, 

Martiniquaia aTaiant daa motifa plua éiraat«««eBt paraon-

nela <'a s* draaeier "contre tona eenx qni ne aont paa auffa» 

%%4» par ea aande eapitallate, chrititn, bourgeoia* (6). 

Laa daax praaiera artiele» du manifeste do Llaitiae 3>4fen»e 

aont enti^reaaat conaeer^a i d4iBoneifr la altuatian sociale 

intol<(rable de ee "Paradis sur terre" qa*eat eeaa^a ttre la 

Uartiniqae. lia aiprenneat à "tous ceux qui ont r t W dea Iles 

aToe un eeeur da pskte" (7) que le travailleur dea ehaapa 

arrlTo à peine h ae nourrir, tant eat dérisalra aoa gala» 

*r«r la diapraportion eat tella« entr^- le labeur feura4«at 

les 'uelquee franea d« rétribution, que le aot aalaire se» 

rait iapropra. J'ajoute peur lea seeptiquaa qu'un travailleur 

gagna en aayenno de 7 à 12 francs, et cela peur une journée 

qui atteint parfois 13 heurea."» /erii Mauriee-Sabaa <ittitaaa 

(s). Cea travailleurs eenatituent % de la population *t 

lenra vttoaeBta sent ea g^B'i'ral "d^eoup^a daae quelqnea aaoa 

à guano". Si le pa7aaB ae aarie et proerle, sa vie revient 

a) Etienne LERO t "jrfieère d'une DO<aie". nrt.cit<^. i^.lt 
!«) U a i t i a e I>4fanaa. avertlaaement, p.l 
7) Voir notre page 21, 
(e) Mauriee-Sabaa QVAtAN i "ffyfttfjls ffuy tfrr«^% in Mjlllflt 

P^fenae. pp.6«6 
Jusqu'à nouvel «vis, lea eitationa auivaatoa sont 
extraites de eet article. 
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pluB p^nihlê •B«er«, *jti«qu*Au Jour oft l*eafant, È§i alara 

4a aix au hnit ans, paurra aomaiaBetr à lutter paar l*axi>* 

taaaa* OB l'eabauehe aaaa diatlnctlon d« aexe» dana ea corpa 

ém s4tlar appalii "patlt atalier* «ar les registraa ("petita 

Haade* par la aaaaa)*.. Cinq fraaaa da plaa daaa la •/•aagat* 

S*^taBRara->t*»aB qua 80 % des Jaaaaa gêna aa ig» de aer-

viee «ilitalra aolent illettr^a, eaaaa la conatata «B rappart 

da l*arvla aa 199S ? Ce ne aant paartaat paa laa éoalea qal 

Masquent t *600 (^ealaa prinairea, écelaa de eaa^':erea« école 

daa arts «t K^tiera, éaal^s prafaeaianaelles, ^aola prépara

toire de droit..» CaaB« l*a d^elarl U» Gerliinla, gouTeraeur 

da la Martinique i "I.a eoleaie dispose de toutea lea ressaur-

aas propres k faroriaer la eulture iatelleataelle»" Hmi» k 

quoi bon tant d*6eelea, ai laa enfanta doivent gagner leur 

pain d^a hait ana ? Il faut donner aux pauTrea la aayea da 

lea fr^rnenter (cea 4eoloa), et peur ce faire aR^liorer leur 

situati en.* 

OB demandera eanaoBt il ae fait que lea pajraaaa Marti

niquais soient dana ua tal difauenent t Julea i^onnerat r4lpaad( 

"Une pleutoeratie blanehe héréditaire, qu'aucune révolution 

n*a jaaaia réuaai à d^paasédar, détient laa 4/6 du aal et aa 

aert oeoma iaat^riel haaiain du prolf'tarittt noir qui da la aan-

Bo à sucre fait le auere et le rbas. Toua lea poataa iapor-

tania dea uainea ainsi <iua la direetien de beaneaup da "mai— 

aona de aoumeree* aont oa(;ui>4a par dea membrea de cette plaa-

tooratie. Lea blancs cr^alea k qui profitait l'eaelavase et 

au profit de qui, prineipalcaent* il exiete encore aoua for-

sia de salariat (le aort daa ceupeura de canne de 1932 n*eat 

paa Meilleur que eelui dea coupeurs de aanna de iHdS) eens-

iitaoBt une société fern^e, inexorable..." (9) 

(9) Julea iiOKNEBôT t *Natf tyufhant la bouryeoiaia de couleur 
HâHîLLUjl" » in LéaitiMo l^fenae. p,a 
îiotona qu*en 1960, le sort de ces travsilleura n*est 
paa aensiblef'ient anélioré, COM»« le montre Daniel 
GUERIK dana "Le^ n t i U e a déeelanlaécs". l'aria. Fré-
8en«e AfrieaiBa, 1956* 



9-^«d(I •JffTTXTV t HVKHn?) •8'Ff (8t) 

•»yp ap anbava ai %9 «««iviva aaq aat *aS«Kff(» v*i Jivdt 
•af •ttva'flaaf «Bbftti^aan ••^nav^i aai Jtaa *6fiOI ajcqBaaji»̂ 
ap »lfWïr"Tf|, x"v<<aop np aaxax^J» xna aaa^jadaji aa un (Xt) 

•8 »• i'«ï<I » SVWiiad 'S'»? (01) 

• a^PI ajEnax anafnaa «p «xafaaSjc aq «x aa«p ^ne^ana axaieiia 

^uoa m%uw%vmf*i9A aai 'm%%i*i a^^qaa ••x axxa« t auuaff 

•« «xaa %t*h i 9>aact»x'aj n» ««19 **P j:foA,«,p attb|^9Jtao^«XJi 

•>« y^fjottXK a^^aa aix***^~**f^t ananfXA ita axt^vaaoB^p «i 

•(et) •••»ï»* 

ofXT" aafAaaa «nax ^uana4«4 9^*% ênh ^u»f aa x«^ii •III 

«•pn^p aap x»£9d ap %a «axxTX ^IX*"l«*>*P*n aa««8«|«a »x 

i| *aafx*|aiia ap a«ba«q «x t aasodyp^ ap *XT«^K "S 

%,XP *a4%%anjcad aa ^nad uoxao •% *aaa«^a«^a4d axa^ ap aaxv 

(SI) «*a8|j[d84^aaI X *P ^aanaaaai^anaj oaq ax aaafi 

^nad fat) aa ^ua^ 0Of9xpa|,x a»y4ddaa %nh %m «of^aalfs 

«X apawmeaaa fab •«8xo«x%8{Jti{a ax faatriaxajiĵaftS -̂laicvilda 

«oxaa ap aas^px aax xw.} *ajtnbti04 x*'* asnaaaaii aoi^a^fox*' 

->xa,x 4aad aaa^Vxpai an* jasu^d ajtfaj ap ^aaxAueo XTi»^ *^fPT 

aax 'afsxaox®^ aXad aax aaap *fa«Af4Jc 'aafxad ap ^a {f8A84^ 

*P *Xl%^* o>l '84aa%«a^a|afiap« aat 'aaaaapaaS aax anb adsaf 

a«|i9 «'{a I aofaansaad «x <>P Tai<*<> aïaaf«,8 |ndd« ^as v 

(tl) *u*l>v^*T<(Tvp«*l *9 aynaa,! «P TB"««I »aA« sfaS 

-avjc; auaxoa aap naafjcdaji^aa aitqfXM ax %• f^fjna^s »x %f1>uv4 

••aS *afpaf avnoa y«q,p4aefaw *^naaaajiaAna8 a<x *(oT)•>(*^vp*yi 

•ap aipoAaad «>f ffxaxx aTV^vr «i^ '•H^aat ap XV*>̂{̂JF 'liuaisau 

«>4»Aao> anoa«|| * anjv&uMAf aju^ioo %»» aabf«ff4tt}<! vx *«••• 

(Ol)«*'A*tlT*A«4^ 99f ••«•Xiad ax <»ab •xaS^iP a,a f^xpfdn» ax 

>aop •4»|Uf^a,p ••xXT*>«f Sf* bufo f -^uaBBaf^4ad(Iv axiiX 

ap •^4vab •x«4^ '•uaf^ipaoa aas 4a^da9oa %• ao|A488 uo^ 

i| •4^%ara •• %B*Bia4f•••••fa ^fop U8aX;««I »% *»XA%A %nmA Xf«8 

•aax^O(^PO<>d ap aflaX*» aax sno^ lauf* ^naf^yp *xa|<>4aBB«a aa 

Xaxai^aapuf a4f«%f|4d«4d *4ax3ue| •4xa'|<^|4dft4d *»ttaxq •! 

9* 



•«•(Ofi*^l»» •! *;n>«Jt9ni a9«|j[«.i »x t «anaoui «aa 

'( ••^•'•«^•fafff «x l«« *aaa«aaAB«S ax f«« *auoT^«jce»^p 

*«a«9l(Ifp *«x*l<*(JI<' «atauuoajtad aa| ana^ aaad aSvAnaa uoff«4 

«>f«p« aaa '««fXl?^ *X) *^*f9% «s^^dopa ••**ajfayp axia|S& 

•wfoioaxi* iP X «T»* uo<i auap ^faftaj sax fub aaaax» «X ^ 

Jia>a«af4d faaAfap 'aanaJCaf^aa aanai aa^aiiai| afvaiaf ap aapjtaf 
^uaAfop *>aaafp axf avnoa |,a|«at(a anax ̂<<l°Xii «inad *n[a^ 

•nb %nw% aa aa^afxa anad 'aaaaA znvaAnov ***a^a 'anaaaajajid 

ax 'afaapjtm ax '^«aaA«|ia i***8* i^*! %np%JL9d mmd •axia-i.aea 

a« •aafoaSjnaq ••abf>axJtj^9««iv» aa^ 4 afx*^aaffnx *paai B« 

• fan **af% aaa «aiaaaat «a 'aqauvxq afB|«af4iia(i «x aanaaai 

aa| zna|si »« 4»^|Cif,p >u»i!«a«a anox '«««l'^vn^^a aaiiaq^ aun 

a|Bd *a«ifidyp an aaqaoja^p t| atf; ajtnax i-aasanad *ax«|»«a f% 

-laoxJif;a| ip |,va«f^aaa JIB<»X aaana'aaa Jtnad *f«b *a4f«xtt avfav 

na anxd aajt^fXAv imsfUft aa 'a^a»54amBaa *»fApidva *aajif«« 

••ao|^:>aaj a>|^ad aax pnaadnaa Jinaxnoa ap a|afaaSjiaoq 9%%*o 

•(Sï) ««lor 

^a aj(»^f4xaan ^aaaff axT %uop aa ^nai jrna *^uaa^ayA '^uav 

"*T* 'ITinb aa %.tkOi ana aooifaaxa ana^f^ t laaaa^ad a»ax>i<to;uaa 

ax aa>uoa •%ioAfJt as jnb ^aaaaax«p«il f^|aoaj>j affa^Anf 

ax aaAa 'a^xaj^X*» iTTTÎ aa<ixi*<>> *P afafaaS 

••dtaaq «i Yaa,a *aaa«x4 aa^txt*^?*'** **T aaaaaa anxd VfVH 

•a«a|XWTH0lo9 ap aaaf^aaaaa fax ana^ *Kaa »x avauoaajrd oa auaa 

'^ffp ^a»9uoa)»p a|f ««a *«^uaiJ[adn| ̂ua»» «•%x»% aa^ 

• 

(>t) ««P » ^ If a|ajK*Bbx»«^ 

â-a 'atlfaas ajtayxi**^^ *xn«7aoxa3 a^va^aiFSvia *aottj[«pua9 'ajcnau 

«•aaAnat aax •Af^aw 1,a«d ann >aa«aajd 'aaanaxnpsaajt aamopna^ 

'anaf^aaty xny *aaiCxw« a^aa> ivz^uft va fuaffyp aanbf^Xiad 



se. 

U9R«i«ar «at frftii««>a»(on, malt lait •irre), la *eensel«a««* 

é« ca qui *aat K lttl« (Ma Yllla, Mon auto. Ma fille), la 

stinetloB* (aa aa «tant paa âaa geaa da natra monûe, un 

aauain tfa na fa»m« qui aet au-rrier. NaturellaMaat, J*al la 

aaatiaeat da la fasiilla, aaia aatia «a alieat^le, roua eaa»» 

praaas)... " (16)« 

Cat idéal aat prepaaé atix jaaaaa gana <'%a qa'ila saTaat 

lira ai tarira. Et 11 a*aat nalheurauaaaiaat Janaia roaia an 

quaetioa ai aritiqa^S, stma par les plua favaris^a qui pau-ront 

pauraai-vra leura 4tadaa aa France. "lia a*/ maatrant aTidoa 

da aa eenfaraar aux moiDura at aux earaetèraa da la majorité: 

da laura eondiaeiplaa ettroptfaBa*.é Leur d^^sir da "aa pas aa 

faire remarquer*', da *s*aasiailar", peut, 4tant donné qa*lla 

pronènent partout lea aarquaa iadlaautablaa da laur raca, 

aoaférer ua aaraatère tragiqaa à leura aaiadraa déatarahaa'ClT) 

Juaaueoup da eea Jeuaes gaaa déairent alora reatar aa Franea, 

*aa fixer"* "A force de >onforaisna, (lia) se font uaa blaa* 

eheur... Ceux qui reviennent *au paya* ont coapria la true*»* 

Mad4r<^a, tolérants, coneillanta, laa voilà qui donnent lo 

ton. lia ssToat qua l*l»portant a*est la "situation", que 

tout, de le»ra feamaa à leara id^ea, en paaaaat par leur au» 

to, doit ea d^eoular. lia «'iBatalleat dene douaaaont, raaar» 

eiant, viaitaat, •rallient diatiaguia. Bientôt ivraa da parut* 

tro I l'estrade offieiello, la croix, la eroix et puia aaira, 

député, qui aait T.*. Il n*y a paiat da eéréaoaia o& a'éalata 

leur AUpareorreetion." (is) 

A la praaaidn du milieu aoeial, "bourré à eraquor do «ora* 

le blanaha, ée culture blaaaho,*.. da préjugea blaaea" (18), 

ao joiat celle du allieu aoolaira o& "le géaie propre de l*Âa<» 

(16) Julea MONNEROT i art, cité, p.8 

il») iMiitt p»* 
(le) Ftieana iEBO i art. cit4. p.10 



ftl. 

tlllaia 09 coulear aat laévaitiqlièrent nl^** et lea anfanta 

aearria dm lirraa "^arlta dana d'aniraa paya at potar d*aii«-

traa laata&ra" (20) 

C^a patlta-fila *Afrleaina, «aam«ttt paaYent«*lla penaar 

• i aaatlr ean^na âaa baurgaala frasfala t Lavr paya a«>t<»il, 

«a ronra daa ai^alaa» si biaa aaaialK laa laçona da la elTl» 

llaailon fraaçeiaa T "La aal ne m*aB paratt qna pl«« graadt 

lerii Raa^l M^nil. Car ja eraiaa «tja'il u*j ait Ik^ aaa paa vaa 

hypaarlaia aaaaeiaata, inaahiav^ltqaa, aaia aaa hypaariaia 

•bjaetiva» ineooaeieatc* Il pread ainei eonaciaaea da l*ali<<» 

aatian fondcaaatal* da l^Aatillais ealtiré t "Praffraaaivaaaat, 

l'Aatillala da eanlenr rania aa raaa» aoa eerpa» aea paat^iaaa 

feadamaatalaa at partiaaliiraa» aa façon apéciflqua da rd«> 

mgir à l'anaar at à la aart, et arriva k Tiirra daas ua da* 

•aiae irréal dtHaraiaé par laa id^aa abatraitaa at l*iddal 

d*«a antre patipla*" (Sl) 

Cette priaa de eonaalanca aara «sa daa aaaaiaataa daa d— 

arlvaiaa aaira d*Aialri(ia« françaiaa i Panaa» Cdaaira» f-aal 

Nigar, &Qy Tirallea» Mayatta, Cap<^eia, tlea^ph SaVal*.. ^TO-

qaarant ee phdnaai^Ba d*ali4aation, a-rant que Fraata Paaa» mm 

faasa nne aaalyaa fenill<^t (S2). Car l*hauia da aaulear *a« 

pent paa Itre antre qtia Ini-aSetK, c*eat-'à-dira blanc, at il 

lira Itaraallaaaat a»r le Tiaaga du blaae qu'il a*y a rien à 

faire daaa aatta raia*. Aa «aatraire» il n*iirriTa aonrant qu* 

à i^raTaqaar la aonrlra t *ee <}«i raad quelquafais rldiaala 

l*ABtillaia da eanlenr aux yux du Françaia etoyen, e*aat qaa 

eelui»ei reacantra en ealui-là aaa imaca ddfarada ai foneda*(â3) 

»0) Rend maih I art.eit^. p.T 

88) franta FANON I *Pfft«, |»f ^rf i .ttiiffi'itt ̂ l«!̂ fff''t i ^rie, 
Sauil, ealleatian Baprit, lOSa» 

(28) Baad MBNÎL t art.eit^. p.T 



M . 

J«l«« U9nntir»t fustige aTee hunanr eatta earioature de la 

bavrgeeiala françaiaa que le Mariinlquaia anbitianne d*6tre S 

doenaentaire ein^iaaiagrapkiqve anr 1& foraatlan d e la 

baargeolaia de eeuleur françalae» ai laa Titaaaaa étalant 

augnentt'ea k une ^ahelle auffiaaament falla» mantrerait la 

daa oetirb^ de l*aaelaTa aolr daYenant l*éehiBe k conrbettaa 

ûn baurgaaia eolor4, diatingatf et aalneur à Qui dana 1%appr4* 

elable intervalle de da«x imagaa auraient pauaai un aa^plat 

veaton at un chapeau nalan" («^4). La praduit aabSV4( "r^ua«> 

ai*, de cette langue ^ v a l u t i a R B*eat dane, aux yeux d e I»<ffi-

•̂ |,wa ^^^faafa. qu*uBa Barianaette, un fantoeha B<'priaable 1 

Klle n*aat paurtaut paa ridiextle, aaia tragique, l'hiataire 

de l*haataa *nui ne veut paa ttre luioaitMe, qui au a peur, 

hoBta* qui aa a hoaie au peiat de pratiftt.er enTera laa 

aiaaa la "préjugé de couleur* e t de fander ea hiérarchie da 

•alaara aur le degri de pigneatation de la peau. File eat 

tragique peur lui-atae et paur aon peuple, dont il sa d4aa* 

lidariea at contribue ainai à renforcer laa lianal 

Laa jeunea bourgaeia d e l^xitlrae P/fenee aont parfaite— 

aent eonaeienta rie cette reaponaalilitl da leur cleaae. Si 

lea trayailleura aartiaiquaia aaat ai ntal latla, diaant—lia, 

*la faute (en) ineamba k aeux qui, n e Toulaat paa aonaid<Srar 

aea pariaa c a a c i e lenra coag^aèraa, devrai eat au aaiaa laa ra«> 

garder eanae daa ttraa huaalnaé La faute ineamba k ceux qui 

aatteat leur intelligenee au aerriee daa uaiaiera, habilaa 

axploitcura da leur faux argu«il consiatant k renier leur 

arigine et k dédaigner lea *Bkgras**. (26)* La puaillaniaiti 

da aatte elaaaa lui c^ahe que ai *les (iraTailleura) noira 

oontiauaat h couper la aaaaa et ae panaent paa •nffT9 k aou-> 

par la ilta da aeux qui aa aeaaaat de laa tr&hir* (^7), *UB 

24) «?ulea UOMMBROT i art.cit<. p.« 
a») Raa< UEnit i art.ait*-, p.î 
se I U.S. QUITMAN I art.citc<. p,« 
2 7) J. MONNEROT i firt.cité. p.4 



jour Tiendra oh las travaillavra aa r^Toltaroni" (S8). 

Laa praiagoniaiaa da |.<»lti«a Pifenaa aa prapaaant d'all-

la«ra ourartemani de laa y faire penser ! lia d^elnrent "oe 

*iraîtraa à leur elasea", ila entendant "aller anasi leln que 

paaaibla daaa la Toie de le trahiaen". Kt ila eaaouragaBt laa 

fila da la beariaoiaie k anlTre leur exemj^le, au maina eeux 

d*entra eux "qvi ne aont paa encore tn^a plna^e foutna uni*» 

Teraitairea r^aaàia décerna peurria pourrua d^eemtifa pndl» 

bonda appertnnlataa ai«ri}tt4a,. •. eeux ^«1 peuTaat encore aa 

r4ttlaMer de la vie nree quelque apparence de Traiacmblnnoe" 

(20)* S*ila a*aâreaaent ainal k eea Jeunea sena antllleia» 

diaent-ila, c*cat parce que *aana aatimana <<tt*ila ont eu par» 

tieulièreaeat à aeuffrir du eapitaliana et qn*ila aaableat 

offrir - en taat qu'lla aat une peraonnalit^ etlmiqua aiat<«» 

rielleneat d^teraia^e - un potentiel plua gr'n^ralenent ^le^tf 

do révolte it do joie.* (90) 

Brof» L4siti«e I>4foaao ne veut que préparer la r^Toluo 

tien t l̂ t eertalnea phraaea aont d*un atyle ekor à une cer

taine propagande eommuniate i *L«a bourgooia••. ne Touloat 

plua partager... lea Vln^fieoa q«« leur eue un prol'tariat 

qui no aera paa toujoure ane»th^ail par les piqûrea d^Moere-

tique*" (31). ^oa autettra ont e«)naelonoo d*ttro aontenua par 

lo prol<^tariat du aande entier et e*oot à oe titre que leur» 

aoneia d^paaaeat le cadre étroit dea Aatillea* C*eat autant 

par aolidarit^ de claaae que par aolidarité raciale qu*ila 

diaoncent lea estfoutiena aowsairos do noire aux rtata*Uaia t 

*8aulet J- aqu*iei( la elattae ouTri^re a e^i^» dana lea aoe» 

tlnga« aen indignation. Lea n^grea du «ondo entier ao doi* 

2») Mllfj^Mf illfffff » «Tertlaaeuent, p.a 
,30) ÀkULx PP.«-« 
,31) t «Noeud coulant", in ^^gUUfff g^ftifff* P*^'* 



M . 

••Bt d« militer lee première «n faTeur <ie lettre frères que 

la n^rreee sexaelle yenkee meueee iajvsteaent.*. "(3£) 

ùn Teit eeabien il 4t«it neraal q«e le eeauBuaisKet qai 

• e pr<ieentait eeime entirae ste et aatlcapitallete» paraiaa* 

la eeale iaeae peasible à la aitaatioa (e»BO»i<j«e et eoeiale 

tfea Aatlllea* Il e'eppeaait pr4ela^aeat aax deux fléaux doat 

aeaffrait le pajaSiontre leaquela lea jeuaes iatelleataela 

de L«lgitiHe P4feaae ee r^Toltaient. 

î'eurtaat, Ktienae Lire et aea amis ne retenaiest da 

•«aiaae qae la lut e dea «laaaea et a*inaurgeaieat aurtaut 

«entra l*eppreaslen in peuple par l'aetioa eeajagie de la 

beurgeeiaie salfitre» de l**dBialBtratien françaiae et des 

eolone erdolee. Leur eoaaeienee politique e*arrttait aux re* 

•eadieatieae aeeialea d« pralitariat noir; elle a'atteigaait 

paa encore le stade da aeatiaeat national et la dealnatioa 

françaiae a*était pas eacore aiae ea question. Seulee lea 

•éthodee en étalent eritiqalea* (33) 

(aa) Et. LERO t "CivlliBattea*. in |><Klf|pif ^tfMÊ» 

(93) Cfr. les reproehee de ^engher aar ae point dana netre 
ehapitre VIII. 
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fait, «apérABa-le, d« nattayar nos Aatillas â«a fr«it« avor-

t4a d'una enltura eaduqva", o*4oria l^tlaaaa hirn •n tarai-» 

Bant aon proeès d« la littérature antillaiaa (l)« S » B S ! • 

titra *L*4iadiAnt antillais TB par BB aoir aaérieala*» «t» 

daa ehapitraa las plus détonaats 4B roaaa "jSjJuLSt" ^* C I B B A * 

HB« Kmy (£) suit eatte ribranta prafasstaa da fol| tandis 

qaa, daaa la ataa pstite renrua, HaB4 Mtfail <erit t *Las pak* 

asa des n^gras d*Aa/riqua touchant la aenda entlar* (3). 

Lea fondateurs da *aoBTaaoBt do la a^fritada* (4) s 

Saagiior» Céa&lro ai X^aaas» reeaaBaioseat par aillaars qm* 

•Btrs 1030 et 1040, les étadidats afriaaina et antlllaia 

réaidant k f'aris eennurent intiaoaaat laa éeriTaias négrp-^ 

aaérleaias Claude Mae Kay, Jeaa Toeaar, Langatsa llughas et 

CouBtoe Cttllen, qu'ils ont lus et eonaus personnellaaent t 

*C*eat dana lea annéas 1828«>1984 que nous A T O B S été as eoa-

taet aToo lea N^gro«>aaérleaiBS par 1 * intera-diaire da ^a4««» 

asiaolla Andrée Nardal, qui avait fondé, avee un Baftien, 

la Docteur Sajoua, le *Revua du aonda aoj|r*. Madenoiaello 

Narial tenait ua salon litt raira, aàt Kégrs<*atrieaina, âB» 

tlllaia et Négre»aa^risains se renaontraieat*** (S) 

(l) EtioBBo LKBO I"Misère d'une poéais*. daaa Ugitiae Péfay» 
JUL* P*^^ 

(s) Claude MAC KAY i »BaB.1o». Parla, Iditions Biedsr, 1026. 
Noua parlons plus loin longuement ds cetts oeuTre* 

(3) René M EN IL i *G^n<^ral i téa aur l'éarlTaiB c!«> eealeur aa» 

(4) Voir aea ehapitrss TIII et IX. 



»a;i at^^ao ap aa4f«|daiiaxa aap ajtaana jaAnoj^ ap fo 
*t*P<x*fj •Tl**T<*"i*P«ir •AAaj «I Jtna a^ua''<»uSfaaaaa 

aa^dma anid ap a|tt«»fqa,^ aiinanadvi f%f « aao« fi 

• 

•X«^a«ji av^f^aAd un a^afxa i|,nb aafqouajj 

•p «mid oaAv ^}«vtto9a« uo *• fu^'-'^^^lf XB* 'jiaainoa jmax ^v«^ 

-aiaaaaa oa av̂xi**''*̂ «>l aapnaa^a yafSaa]; ^uafa^jf,* ^a avîiî 

aa ^a«vaaaasffaa fuafa^iAf afvxifl'BV '«l "«IV *aau«xq 

^a sa^S^u aj^ua a^avfuoa aap *anoq»^ ^X aalianf 'a^apna aaf 

^aaji^pao(|« attjvaij^aa ajt|ea aufVAfja^ aao 'ajayeiajid «ai 

(9) .'aaaaaATXfP »I 

fjta aa aafvii aaaa^a axx'^b ap a%ffabH|,a *sa«a|fij[oju0» aaa 

•P yxB«^4f ^TI *I 'aab|jr^«iV«l *a4^X09 aon taifff» %9 

aa^vaa fAfOA *an^ atfva^Vaex a^fadsaa^p aap *aafj>aaj auaj:^ 

<-«affp«f wi> *aaaafa>aiii aap p<ia«x pv«J *X %i *XT»I0* 

vifwvi» puvjtf na afiaanoj^yp anb aaaad afA «x *9 'ff«»aa|iib aa 

•jvd apuoui ap fapfpjioa aab a^Jiad X*f' ^9 •aa«j[^x<*f*a8a«jyx 

<»«fa|,p ^uaorfi^aaa nn >aa a^S^a a^^ad ap fnaaif^aaa«>aa>|«Hi t'i^ 

t a^x^Af*" *P l'^'^ aa|«a4d ax '^uajtaaaoaaj as ajifoo aax ana^ 

laabax aaap JJL9 aa '^uafaSuai %• aa«ji aan a^aa^ aa^uaaj^jdaa 

%«a|«f«afy4d axi aaaaav «x aaap «aivAf^af aoa ^aaaiaAfA fa 

%aaj:oaba«« axi S •T<ia'~*^*^:i **P ••<foa ajiaa^aa aax 'aaji 

-xant xnap aax aj(9.aa,p afwiaaji; ajayauaaiaa a»x na ••^a|x«^4jiaa 

aa^^ad aax fa *aa|«xxT^u« uo^^ipax^ «X *P aa|«Afjiaf aax 

^uajia; aa aaava^ aa aaS^u axx*<>n^l<^<* aauaaafaaajt «x aajtîd 

wi*im%fx^A aax aab 4a«4fj;a ^aad aa *a4>f^ aa ^ '%» ^apn^^jcS 

"f*"* *l *P zaadfauiJd aai aaaaaS aa ^pfp ^aai^ua» aa 

»f«af4f«« •*n%njif^%ji an.<»a aaa *x«ÏT^** ^Ufed an 

19 



•8, 

Difcs l'ftbolitioa <• l*»t«lav«t«, laa a^graa durant 

aaabattra paar réhabiliter laur Taleur t "Il a'agiaaait paur 

aaua da pranTar qu'il ^talt paaalbla k la raaa nhgT* da fano 

dar Bii ^taliliasaaeat d*inatruction at d'tfduaatlan at da la 

dirigar eanTaBablaïaattt. Eabduar* c'était partar un coup à la 

raaa toute antii^ra* Tamt ^talt aaatra aatta* Oa paaaait eamaa-

avaient qaa la auaaàa, aatural, cartaia paur laa Blaaaa, avaa 

noua aarait una ehosa inauïa* Caa eaaaid^ratiana paaèraat 

tria laurd^aent sur noua.* (?) 

Daakar T.Vaakiagtaa» autaur da aaa ligaaa, qai aaaaat a»» 

aara l'aaalavaga, r4ua it 2k aettre aur piad la prc^aiira éaa-

la prafaaaianaalla pour aoira, daaa l*i:tat «tae d*Alabaaa, 

la plus haatila peut-Stra à la raaa nolra at 1^ plua eauTain-» 

an éa aaa laf^riaritl naturalla* Il a'aehnraa à d^aeatrar qua 

la aa^r Talait bian la blane» à coaditian da raaaToir una 

daaatian <gala» at lança la not d'ardra du ' r a l W a n a a t da la 

raaa*. Il paaaait qu*il auffirait aux aî^graa da aantri^r leara 

«apaait^a paur voir taabar laa pr^Jug^a raeiauz. t'a graad 

aaabra da Jaunas lattr^a nolra» eonfiaat an aea tb^arioa* 

^erlTirent eanaelanciaaaaMaat *à la aanl^ra* daa p9htmm da 

l*4paqua, cultivaat *la ailanealie eonTaatlaanalla daa raa«|h» 

tiquaa da la fia da XÎXm aiàala at aa parlaat qaa da aart, de 

rtvaa at d* Hariraillaa da la aatura.* (s) 

I>*axp4riaaaa d^aaatra au oontraira qua laa pr4lj«g4a raeiaax 

aa faiaaiant qua crettra t Et ai l'aaeaaalan da Beakar T«VYaabin 

taa arait ité auiTia arae une oertaiaa ajrapatbie par laa aba* 

11tionniataa, la génération aulvanta d*intalleatuala nolra 

aa jouit nullaaant dt* atme aontian. Poté da aayaaa aulturala 

at éaaaaaiqaaa plua paiaaanta, la noir fât-il eraint eaama aa 

(T) Boakar T.WASHINGTON i »A«ta>»ffgr^p|ilf j^gfff*, P»ria 
Plaa, 1901, p.127 

(«) Margarat Juat DCTGHKE i « M » ^^^"^ ^»»»» ^« ciylliaati.^a 
fH^.lyiaa.lne*'. d*apri!»s las daeaaaata laissla par Alaa 
Laaka, Faria, Carras, 1958, p.iat 



•••«orrent aotJTaan ? On bien It^m pr^Jng^s rAclasi: ^^iaieni-ll* 

trop «nraelB^a daaa la aanseiane» aa>rl«aina pour diaparatira 

h la auita à* un d^ar¥4l amaa4 par ana Tagaa da g/B4(raaii4 paa-

aagkra T Ta«ja»rs aai<-il qua, aaaaié la «anataia aM^raMant Ri-

ehard Wright, aa aambat paur itro intéfri «a aande blane fut 

Tain» "Laa gaina reMpartia par laa efforts das noira attachai» 

aai plua ^treitaaaiit à laur eea laa ehatnas da Jlai Crov (9). 

Par azanpla, «haqva «aaral hSpltal, oliaiqtia ou ^eala qui <•> 

tait eonatruit, Itait un hipital noir, une eliniqua aoira, 

«aa éaala aoira ! Aiasi, quoique laa Noiro aoiaat parveaus à 

flortir leataaent da eonditioaa natériellea henteuaea, laa 

ghattea noira graadiaaaiaat oana oaaea} au lia» éa diainucr, 

la aigr^gatiaa raciale augneatait, aa profondeur et an <!̂ taB» 

dua." (10) 

Margarat Jaai Butahar expliqua loagaenant le* aaéalit^a 

da cette ë^géégatiaa qui aneeida à l'aeelavage et la aaaTel-

le a^ria d*idtfea fauesaa, appu/^ao aur daa argnaeata paauda» 

aeientifiquas, dent las aalra furent vietiaea t atavisme du 

«aag, priaitiviama iahireat, eto... On invoqua jttequ*«u dar-> 

viaiene peur avanaar que la al^gre n*<tait qu*ua <eh«lan ia-

tar«<diaira aatre la ainge et l'hoaaa véritable et pour jaa* 

tifier aan ezplaitatian et ean Ijrnehaga. (ll)« 

Fa a^ae teapa ae dévalappalt dana la Sud une littérature 

exaltant laa doueenra daa tea^a aaeiaat et préaantaat la via 

de l*aaelave noir aoua aa jour idyllique, inaacente et naïve 

daaa la aadre ai faailial de la aaiean da eea mattrea•..(IS) 

• • 

(0) "Jia Craw* eat la taraa populaire d^aigaaat la ségréga
tion raciale aux USA* 

(10) Kichard SRIGHT t "Eaauta. ha«a> bleac". traduit da 1» 
aaériaaia par Dan.Guillet, faria, Calaana«>Levy, 
19B9, p.lftO 

11) Uarg.J. BUTCBBR : ç ^ . p. 
It) Le raaaa de Margarat MITCHELL »/Aa^^ffit tft ffi^pay^f |i 

vaat" eat un axeaple rêeaat da aa "raaaatiaaa au-



60. 

II. 

L«s lnt«l 1 eetuals noirs r^^iront eentrs ees iM«<» 

g«« •ttfrtfotypisa du B^gro-onfani, dtt a^grs«-bouffon ou 4« 

asarsis—aigro dont foisonnait eotto lltti^rataro andiata. 

La plus «tflibra da aaa intallaetuala fat la Poataur «ï.E.B. 

Du Bais, dent la livra *Aaaa Nolraa* (13) derint «la îii-

bla d*una ^eolo ailitaata d« prateatation* (14) at qui fat 

suiri par l'aul Lauraaea Paabar at Charles Cheanut, aaer-

çant ainsi le aeuTsaeat de la *N<gre«>Reaaiaaanee" qai aa ûé» 

Teleppa aurtent eatr» lfil4 at 1925. 

Cette *Reaaia8an«e neire" eo~neidait d*aill«ara aree 

an roBouTeaa g>^a^ral de la litttiraiare aa^rieaiae, qni, d^a 

la fia ée la preai^re guerre mondiale, roapait avee la tra

dition reaaatiqae pour e*iBfl((ehir Tera un r^aliaae eriti-> 

qma et a'intéraaaer aux problkaea seeiaux (is)* Los héri

tiers les aieuz connus en l'Urope de cette nouTelle orienta— 

tiea littéraire aent aaas doute Steiabeak, HeMiagway, Pas 

Paaaea, Faalkaer, Caldvell et le noir Richard Wright... 

Pour les 4oriTalBs aolrs plus préeis^aent, ee réalisa* 

eonsista à aenaidi'rer plua laeideaeat leur altuation, à dé-

Boneer l*aaas d'iajaaiieea et de prljagés qai taisaieat da 

aeir aa^rieaia UB paria daaa aon propre paya, et I réelaaer 

la réhabilitation dea Talears eulturelles aîtgres et leur 

iadépeadaaee totale ria-K^ia 4a aeade hlane. 

(13) Lea îditiona da Préaeaee Africaine, J'aria, ont viiàlti 
ee lirre en 1980 peur la prcaiire foie en françaia. Cet
te tradaatiea eonatitue la 26e édition de *Aaea Noirea*. 
qui parut aux Îtats-Cnia ea 190S. 

(14) Marg. J. BUTCHER » f.a. p.178 
(is) Le profeaaeur A. BAZVIR a renarquablemeat Af«rit eette 

^relutioa dana aon iaportaat ouTrage *Le déelin de 1* 
individnallame chos lea roaaneiere afftjrieaina contyfi-
îfléraiaa*'. i^ruxcllea. ditions Luaàire, j dL 



n . 

Riaa it« tait nlamx ««ntir 1 *at««splièr« «ilitante da eat-

t« prlaa d« paaiiiaa qua la fiar naalfaata da Laagaton linghca t 

* Naus, er<'«ta«ra da la sauTclla g^a^ration n^gra» 
Boua Tottlona axprinar aatra paraonaalit^ aoira 
aaaa hanta al eraiata. Si e«la platt aax Blaaaa, 
BOUM en s o u a a fort haureux. Si oala na leur plaît 
pas» paa importa. Noua aarons que aoua aammaa beaux* 
Et laids aussi. Le taoï-taa pleura et le tao^toB rit. 
Si eela platt aux gena de coulear» naoa an eaimea 
fort heureux. Si eela na laar platt paa, peu impor» 
te* C'eat peur deaaia que aoua eonatmlaena noa 
tanplea» des tenples solides coaae aons saTons ea 
4difier, et nous sous tenons drossés au aOBnet da 
la aontagaa* libres ea aoua-aitmaa.* (lO) 

a tête de eette Jeune éaole, se trouvaient langaton n««» 

gfaes» Clauda Mao Ksjr» Jeaa Tooaer, Couatee Culloa et Ster» 

llag DrovB, doat lea roaana et les poésies doTiareat la nour

riture aaaiduo dea étudlaats afrieaina at aatillaia do î 'raa-

oe, entre 1030 et 1940. Ces auteurs firent aux'-Btaes plnaiaura 

Tayagea an Earopa et enraat aiaai l'occasion d'eatrer peraaa-

Melleneat sa eontaat avoo «es étudiants. 

Paas leur pays, ils prafit^reat au nieax de la *aoda 

a&gra* qui r4gaa à NavYork entre 1920 et 1«£8. Ce nouvean 

•nobiama, dleleneh^ par ua "show* k succès» "i^httffo Aloag** 

•*4toBdit k la musique et aux danaes a^groa. Oa découvrit 

le jasSf le eharleetoa, les blues, et on s*aperç«t que lo» 

aoirs étaient bona chanteurs, bons (?anaoura, et parfois ox-

ttolloaio ausiaiens. Par extension, lea livres écrits par doB 

aoirs troov^roat plus faeilemeat éditeurs et audienoo dans 

oertaina «llieax "avaneéa", aoaaa le salon do l'écrivain Cari 

Vaa Vaehten. 

Maia il ne faut paa a'illuaionner sur cet ongouenent. 1>OB 

préjugés anti-nnira et la aégrégatien n'en furent paa pour 

(16) Cit^ par L.S. SEN6H0R dnaa "Trois portes B<?xrB«»an<rl-
in revue "Poésie 46", laria, P.Saghers, ftiSî' 



««i %uoapa»|Aap fnb ««^pi ••JCAfi «jinai aavp ^n*T«««» 

(il) m l »T»«Î»J 
«edj^ «̂.r̂aa t| 'aat^a 9% *%pis an ug ••av9«-xaa aajS^a 

• ax anb (^v«ij«<l f.osuat9ï9J[aiaaeo) a^aana ap aat<̂^ 
ajoau» aaat^a a»! 4na %ui»i^A%x9f aanaiq au^VA 
• fj9y aax %[i *aa4f^v aja»>ii«,p aa^Aff *9 afv^avAap 

1'f*Tt<lA^ *»*S^n adnoj[> «an J[«d aynop *iC«*||̂<f[ 
ap saji^Vj^q^ aa{ aoap a^aa^ia ••^fd aaa aa^aa na 

^¥«A« iC II *jaAfq ani)ii^3 •••aaafxff ajnax aa^nax 
-anq Buo|un^4 xna aai,a|aaa^ aax ^U9f«j;^^« va^aax 
—jcaqo ap aana^«»fp^4d aai ***ai{au«xq aeaf^n ap aa 

-aaa>|aH a%na^ afAua,p JiTXf^ aax^vjcfsnQ)^«X 
^nap aa^gq aap >aaTa^daaa *ajttîa aa^i^^^Ji^H •R^fJt 
ax 'aa}{xa^ *XX'7lV ^fauaop anb aoaiidaaya ta'i 

aayafa^fP no 99%u9utfx 'winÂ^Â saxXT"*! *P ««itqniaH 
aap «axJvr; v i*2i.aoaaaa ao ***ant>ady «^ï** v 

«iî<>A« '«X *9 
afi^uaqaaa ^u»(«).f aa^taa aax ^oasaad *Baxj:ag ^ 

aj|ea aax «ne^ >«a|«aaA aaB«x<l *9 *'*TtfT" **P %'À 
•aaaaxii aap aoa; ua aaxq«f'9««yp aaaoqa ap axaataf 

anbaaad ^aaafp an aa4f^a aax Ĵva *XfOA «i^aaq t| avd 
^nafaafp a| an ax? «Tvif *«***Jcne^ a4^aA j aa^aa^A^p 

aaoA %9 ii^e^-AaK «P aanaiq ajaf^xanb aax *«*P **X 
«-X* aaoAaad an 'nofijM t ^aafaafp aajilftt aai 

•apjalaafv aaa aaap xaaa 
•faa aap f%f ^uaaana axxia anaaa ^B«x«afaafAj^p aax 
fnb %9 aaxq«Y aaiinaxXT*» **P ^aalajtadaa|a |ab ajaS 

oaaai^f *Jia%aaqa îa jEaattKa,* anaaA ^aa|a>^ axnaa 
aaat^a aap m anbanf ne *aj(aq a^i^^ad aax ane^ «aap 

^fauaaa i%»io9 np jcaqonaa ax a<{p vax^tv^ ^?** 
-aaAyp aa fub aoawx^ uefavAaf a^^aa l«a^ np aad 

aanaxXT^iP ^aaxtt«[|«,a aajit^tt aaf «aaxJiVH f •xn*7 
«a jEfuaA !{ >aa4|n aa aaa«xq *anbodir|i a).t̂aa v « 

t aaqfaH va^aSvai 4«d aadaad «a ^ %\*0f xaaaaq,p afaxd 9% 

-xa^ aa a^oa^x **'*<îap a(j->-^uajnj oa,u ajfoa aat *%^**%tij 

%99 ap ^iiaptox*T3'i*^"'^3 ^u«i,xj*-*^ ^no^ *|8snv ; aaa«xq **X 

aaa««a,p y^iaadaa «x ««ifoa xua faonaxnaa i^f«aafvuaaaaj XT 

*aAaxa-a<>>^a af i aab|^oxa ^aaaf maaAaou un jifjiAuea^p ap ^aan 

•>axd«xa >|«a9A t çyt^Ji9£ik9u ^apuoa nvaq^ * i '«^nvf^^a |,a«%aa 



•t. 

••Bis in «•«••••at d« lu négritude, quelnno/i dix «as pins 

tard* lia ionra«l«>nt r^aalnaant la dea à la g^a^tratioa pr4<» 

a^^daata, "aaraet^ria^e par l'accoptAtioa iatallaetaalla daa 

•aleurs da l'Aairlqaa blan«h« et, aa litt^ratara» par aa ly* 

riB«a aaatlaïaatal aar laa nalb^ura da la raea appriv^a ai 

axlléo**, paar a'aagagar daaa "aaa «ffirtiatlan % la faia Ti» 

faaraaaa ai aaaa Jaaiaaaa de letira Taleura originales*(1H), 

4 
• • 

C*aat le ramaa *BaaJa* da Claada M*« Kay, d/^Jk c i t é , qui 

offre le plaa large ^Teatall daa arltiqnaa da la aaai^ti a-

«ëriaaiaai teat aataat qa*va ^ahaatilloa daa aeetineata ai 

dos iaquKiadaa du "a^gra ao^Taaa*» L*auteur aa rebella eoa* 

tre l'abligatiea poar le noir da atiivre la morale d'aae ao» 

ei^t^ qvi le rejette i "Il lai «pparaiaaait eonne aae injna— 

tiaa aaaiala que daaa aae aeai^t^i ayaat aaa raelaaa at aa 

prospérant que aar las prlaeipas de la latte paur la Yle et 

de la aurrlvaaee da mieux adapté, un enfaat aoir doive Stre 

iïmyfÂ aalaa 1» «tiaa aoda da verttt soaiala qaa le blaae*.* 

il appread avaa gravité la aorala d'ane aoeit^té qui, eaataa 

aafaat at eaame adulte, lui refuae toute plaea légitine.«(l0} 

&*ane plaaa ipr*( il attaque ee qui le blesao le pins di* 

reateaaat, lui et aa race i les préjugés raeiaax. Sur oe an» 

jet, le concert dea jeaaas étriyaias aoirs est d'ailleurs uaa» 

alae, ear la bleseura est douloureuse. 71a d^aenceat les pré» 

ingim do toutes sortes qui p«^soat sur T*liaauae da eaaleur et 

Juatifleat aoa exploitation ^hoat^e t "iréjugéa et affaires! 

Eu Europe, eu Asie, ea Auatralie, ea Afrique, ea ABa/rique, 

ils) Préface de r^eorgea FRIB&IIAIVN au roaaa de Claude Mae Kay, 
ttfjL» P*l 

(l») Claude MAC KAY i "Ban.ie*. o . c . p,<vv 



64. 

c'était bi«n là deux terreurs rt'nniea qui peaaiant sur 

l'hom«a d« couleur. Il était la cible daa pr^Jug<^a publici

taires et aana dt'cenee des blancs. Préjugés drraents, raesquina 

aanguinaires, vicieux, vila^ brutaux, raffinés, hypocrites, 

chri^tiens. Préjugés pareils aux cours de la ]3ourae, baiaeant^ 

montant, variant selon les lieux et le moment comme la cou

leur de l'Cma du blanc, au gré des exigences de ses affaires 

de blanc." (SO) Préjugéa qui entraînent la miae au ban social 

da toua ceux qui n*en tiennent pas compta et ne respectent 

pas la aégrégation t "îrouve-inoi une femme ou un homma blanc 

qui puiaaa épouaar quelqu'un de noir et continuer à fréquen

ter lea gcna du monde K Londrea, New—York ou iiilleura.<'(iîl) 

- "A New-York nous avons des lois contre les différences én-

tra las races. Cela n*emp8ehe pas qu*il y ait partout daa 

barrières dreaaéaa contre le peuple de couleur... Noua ne dé

sirons paa entrer dana un reataurant, ni dans un thé, un ca

baret ou un théâtre où l*on na vent paa de noua... Et quand 

laa blanca noua font comprendre qu'ila ne veulent pna de no

tre eempagnia dana lea lieux où ila aont las mattres, alora 

meua paasona au large - toua ceux entre noua du moins qui 

•a respectent - car noua sommes une race qui aime la 0oie et 

il n'y a pas de plaiair à entrer de force là ob on na noua 

veut paa" (22). 

Toua eas auteura réagissent particulièrement au terme 

*niggér* qui, comme une gif^le, soulevé ehes le noir une é— 

motion violente que décrit longuement Langaton Hughaa. Car 

"nigger" a un aena p Joratif aases proche du terme "moricaud* 

alora que "negro* indique aeulement 1R race, sans nuance par

ticulière I "C'fat un terme qui a sur tous les nègres, cul

tivés ou non, l'effet d'une étoffe rouge aur un taureau, (ju' 

il aoit employé ironiquement ou aérieuaement, par gofit du 

20) iliii. . p.250 
21) ibid.. p.206 
82) ibid.. p.262 



'OCC 

«l «p n« yiffd «I «p «^uvaiiuiew^p «^«ij» a»p f*fi\%l '«fA «• 

• JCAfA i^fvpua^ya'l |nb j[|oa in«^ Jias »mfi|>«a«,x ^f«^ap ^nb aab 

ofUiCa aauapuaaaapttos aun >f«)nof« X,a ff %a ***au0zaa 

•oftav aivd aax aavp anb ^«uouojtd Ta««« %ao^ *4|«tt aid«ad 

np x*^"*<"*P"oj afjcdyii un, aifaaa *aa«ijia; ap aafd ^a«i X affa 

|8 *aofn-axia aaaaaj «i »jw *xi»%-'»%u9Çv *âit«9.xaAĵji %99 

afou «x a>T*'<>̂ ^^VYil aaSaj «7 '«TTtntg^ aawp 

-•«yji a|,«ao 1; uofaaxi» ftianafal)^ ^f«e|«| a«>,? apm«i3 

«•4TaaA.ua« ax apavS »f >a«P aaoïfa axn«a «x ^o*** 
•aaqnaaj^p %• |«« aj^a» 

ajia«|^X«{I (««r *«aaad iC,a fmb aa •a 
•jia9f|a I «xaiJilViV %9 anSavx «X *^T^ *• 
fax afvar *|Anaa f« fax *r •%xo9 ap 
*pit«4t anfd af4q an a«d ff«^f,a XT %* 

%f%ad a^Jif *f««^if %9 «we »ïnq «l»*»»!» 
•^aaayaif^aqa ipfvpasJlaJt aoi f»b 

•af4«»ft^f«a "A «fA af 
*afop ap afxd«a4 •%$%. *l *fxd**J( Jinaaa «x 
ajiaMf^X*(ï «vat» af«x***'<** *f v̂*̂ xnoÇ OQ . 

t ttaxx«3 •^a^vaaa ap a«i 

•^•d aa m%\a aaiiVaH aa^aSnv^ «uof^aiRafjju uaa ap fBdi3«,x V 

(e«) •••«•I»ni.P aafatiaxxvil 

*P *P aj[aA«4^ aa jfnf %9m ax araaa *axa/\oa^«^ri aap •% 

••««a «X «^noi, ap ajtaAwj^ aa ^fJia^ «4^9 anaa 4nod axqaraa fau a^ 

• aafSfjf axx*d<Iv aaaA a4^|«Bajri^aoa »x *p4ii^ anxd Maatf^r ffd 

-dv ^ua anaA aasaol aai *axaa|^,X V *a«d >aa>d»d8« anoA av 
fttb «^aafpaiCa «ax *ii*Aiti% np ^aaanjfaa aaaA fnb aao4>«d aax 

*«>uaj[ni»^ea4 aap *a««jraia aap a^jtad «x t ii>a«v*in** aa««x<l 

««ad« XB«a^T4aj^ aax ***aaffji^ aax aaap a^A^aaj^jt a^aaoff^awdnaa 

•af * f nq,panofn«,p aaSatiaaXx ••X *af e}ajt%n«,p an^^wq aaAvx^** 

• ax i anbfafvv aa afJtdf» ap %• aa^i^nx ap aayaaa «ap aa«rn>j[a«« 

• af aâ-na-̂ *jtnaxaa9 ap aaaf aaa^na anaa Jtnad *wan«yjt aaïaa^ aa 

aab %»9tO ***âjiodflif nad «snbfBao %»Jt» on anod aa amafx^f 

•tf 



•t. 

proteetioB* lei «••«« partout... nn erlninol «st noir «t 

t»tt« 1«« noir* sont dos sriniBolsi un anquerosn «st noir ot 

t««s los Boiro sont des BsqBorosuz... *(24) 

Il (i^BOBes sillours o* libérslisn* apparent qui a pu M«iB«» 

taalr ai IsBgtaapa la n/tha d*BBa Franéa non raaiata t *Las 

FraBçala ne aa laaaant Jaaala de a» praelamar la peupla la 

plna elTilis4 de la terre. Ile r*n**nt qB*il8 eoaprenBaBi 

les aolra parce qa*ila ne nova eliasasBt pas dia lanra bardais. 

Ils s*iaMfiB«Bt «iBa laa noirs las ainani* Uaia Saaghor (2S), 

la Slalfalaia» aa disait qaa laa Fraaçaia sont lea plua eruala 

caleulateara de tona lea Fnrap^cna 

Caa pr^Jttgla aaat Inanlquéa aux nhgrtë aux—ataaa t 1*AB» 

tillala apprise l*AfriaaiB, qui est plaa "aiigre* qae lui. 

"EsBa le bar, on parlait juataRent <̂ a l*hoatlllt4 dea An» 

iillaia françaia pour lea indigènaa afrlaaina. La patron di«» 

sait q«a laa Antillais sa aentaiant attp^riaura aux autraa 

parce qB*ila étaient frtSquaaaeat noara^s 2t dea poatea de pa-

tita fOBatlenaairea dona laa eoloniaa afriaainas oii, bien aoa«> 

'Tant, ils traitaient lea indiglknaii plua dnranent que aa la 

faiaaiaat lea blanes. « Fila d'aselaTeat Fils d*aaelevaa! s* 

éaria un aargaat a<^n4falaia. I^area qa*ila ont an la passi^i* 

lit^ d'ttra aiaax instrulta qaa nous, ila panaant qna noaa 

•aaaaa dea aauTsgaa et eux des noirs "blanea", aaia ila aa 

aaat que laa daaaandanta daa aaelavaa que noa aneStraa Tan* 

dirent.* (27) 

Da mina, Langaton Haghaa aote le pr^Jngl de auplrlarlti 

da anlSira Tis.-à>Tia An aair l *t'a:»ia antillaiaa cHa 'iarj 

24) Clande HAC KAY I o.e.. p.346 
un) Il a*agit biaa de Léapold S^dar Seaghar» qma Claude 

Mac Kajr a eonnu peraannelleaent. 



et, 

disait q«*alla a'aiaait paa Clanda tfae Kajr parea qu'il <tait 

trap nair*.. ail* arait cette Tiolonta antlpathin peur l«a 

nlkfras qu'ont aalhauransaBent aouTitat les aulfttras das Aatil» 

la»" (aP). 

X>« liata daa erltlqvaa panvraii s'allangar aaaara. hm 

akgra aa r*proehe paa à la elTiliaatlan aa'riaaiaa qaa aaa 

préingim, aaia a«sai aa airaotura aapitaliata oppraaaanta, 

aaa aaprit aareaatiliata qui fait paaaar l*argaat aYsat 1* 

keaaa i *lca affairas d*abard ai par ta«a laa taoyeaa ! Ça» 

e*aat la davisa du aaada blaaa* Cette riaetiaa anti-

aapitaliata a*^largit penr eaîneider area «elle da prol4(ta«» 

riat tout eaiier, daaa aatte aorte da *proapaetna* liaaaria* 

tiqua que Laagataa fîaghaa ^eriTlt, vara 1920, lora da la fa* 

aauaa ariae <aonaaiq«« aav-jrarkaiae. C'eat k aatte Ipaqaa 

qa*aa aenatruiait le plaa grand hStel ^e la rille, le a^l^>» 

bra ^aldorf Aataria, qui eotta 23 millieaa de dollara. Araa 

un buaaur erual, 1'auteur inrite *lca affaa^a» laa aana-

lagia et laa aègrea** k ae rendre toaa au Walderf paar y ra> 

taair uae ehaabra et ae feabergar d*aa aaaa qu'il éaaaira 

taut aa long t 

* Vaaaa dtaer «TOC quelquea-una de eaux qui aa aont 
aarlehia da vatre treTail, qui d^taabant laa eea» 
paaa à la baaqua de leara aaina blanehaa» de leura 
aaina biaa preprea, parce que vaa aaina k Toua aat 
arraahl la akarbaa» ereaa^ la pierre, aaaaa l*4tof» 
fa ou fait eeuler l'aeier en faaiaa, poar paraat-
tre à d'autrea de TiTra cenfortableaeat de leura 
reatea. 

(Oa biea peutottra a*ttas-Taua paa eaeara laa da 
faire la quaac aux aoapea paeulairaa et de naagar 
le paia aaar da la aharit< f) 

Alléluia l latrie eeuTarte l 

(86) Laagataa HUGHES t o.o.. 9«tlt 

(2f) Claude MAC KAT t o.c.. p.251 



• '0"u ; Av, ou. wjwwj^ ri:S 

•«¥••1 ne •nid Banefn*^ ^oa^aejt %• •^•funmes T^<>*^ *I *u«p et 

o«^a an %vo o ^uejp *«uf«eiJi^miiiiib 8a;«»|aj« %uvi% *aa|en 

•UfVAiaa;^ aap fandnfd «| anb a^a^anaa ao *ajeau» |nq,paQorBv 

(le) •••«» 
-uaïaydxa jcvd aivaafvaaaa ap anb xna^^i; xaap *fxiv%fixdm*d 

m*i ax«f8«a aaf«i{ ni ^vfjtddna ^oafVAa Bif,aba|ttd *^f«A 

»jx9ff saf ««aa ae,Bb afVAnaw |san« a4|oaa aax t( «ad aTaAfa^a 

,it ap a^daaa jcuad a^ra 'aj^ujcvaai •«X<l*fP anmaa aiiiA 

•»ai|axaq aax >|«^u»ay4tda2 aaaaad «f •••ax«Te«j anteif «p aafd 

*8aia4lad ap anxd t ^ua^ivaip «Ifar aax *^naf«8f«j: axTiUb 

aa ^na^ aapfaaad ^tt«ua%«if»ii ^aa|«x{* •? ^«•T^^'^T<>^ 

•>«! fnb aaaf4Ano aap veu n« afOAned ax afjtd ^|«AV aafVfi ^e 

*afaaay aa ĵAf̂Jtw jnb »» a|«« *^av^j[&da| %aanaayA^,X fl 

•«d %f«>y,a aa «leaf» aa« ap aaA^ff aap aa^q itnoj ; ajji«n> «x 

ap Qfj «i« «^^aaqfx «P aji|adaa aax *no^ aa^i^auaad ^|wxq«iea 

'•«aaoa aanaf a^no^ 'rnamm. UQj%nimAfS «i «xvTdvJt aHi(iqo4d 

*l %* l^l^QB 99^H{9Jid 9\ dnaa anfm np aapnea|p4 >Y«8a|«j«d 

«aax XTt<^^ aajvd *a«|au ax«n:^aaxx*%OT **I a»afuntarao» np 

>l«afi«,X e<xpa4<i^a*e ITi^^^ 9ttb|^do a^^a» a««p >td,3 

(•t) « •»*«Atte >8a «vje^av ;japi«i •<! 
aafd ^ a4|ax> 

(*BiaxJ!«H f *8aj^n« auou *pfo<ij; ap ettax<|a*4^ aaea 
•t««tf«Bf% p«aj[ a«| BOr; 

/•4foa a» 'piiao aa^aaqx «I f ^aapaaa aa aa 
••aaa aa4fl suaq «p ana aaxq«î<i«J|U09 aafq q^aa|oa 

• ai|e|Jt aap aa^^T^Jcap aax «nb «nad aaa|>a>a«x^ •*! 
•aap aaxaa aax ^aatisaa aa aajifl̂a ap ooixxf" Ofi) 

{ faaatfnd-'^na^ aafa »x lafaaaBaH 

(• jat 
•«WB «IX** apuaxS «x «p aanbaajij aax ^aapavlaa 
«a aaajp ap •^««napp ap aajufA|4 ^ aaavp xna 
^aa^^aajad x»i ap afnaqa «p auaj^aa aax anb jineti 
• afOA aax ^uaoua|i^aa^aa «pnaafjiaai ap aayxTT" ^îi) 

; «fjo^av ;jopxa>« n« at«nf|aMy% pnaa aay aaïf 



f^faSlp «X *P *>l*Af' ^a«i|9 %a»(Aap aaavaai «f 

(^8) 
.•ajjiaA ap a^jiod aa%aA %a»BaanaixT*nt<ia axXT'4 ^^ 

aaaad ) 
af anb afp««^ 8axxi*<*>u* o*! 9**% <*• afvjt aan 
faafaafjino«t aajt 9i^>«8 auvp y>|OAj^a alvAnva ap 

• pafd aaa aaoa ii^vafya^ ĵAad ap aaaaafd aaf 

ij|«|a*|X aannaa ),a«dne» anaa aa af *aanaa«a ap *%^ 
ydafjta aSsafA uen ^uaAap ayvaa; >aa a^Jtod aa^oy^ , 

t /«){ a«|T apn«X3 aaanaijnj aTja-i 

(ce)» ;»4»n»,p an,abxanb ap uaf^aaiXT-^Ta »1 ^«TJ 
•fp^ipaaaav f« aa,f tjtaiXT*<<̂*<x> *P *•<>*« f« «««p « 

I aoaaqa{> oo^uaj ap aqanoq «x «wp *aaa|«xa aafd afa< 

(30) „*ajif X^*no(I ax'^Mfa aaad aa4^j| ) 
ajiaax fsauaaf^ zna^nb aufan ^«ax^A fnb auaS aap aa{) 

•^aan ) 
%9 aaxqaaq •a;inopno^ a«d aaaaa^jtaddaa au anov 

aaabaaa •% a^a ^T^'l aayjep adpuaajj;* aa'x 
fvaxxi»»» ) 

aa4^Qa,p aab aaod aanopao^ aad aaaaa^a«xd ao ana^ « 

I aaxx^D aa»«no3 >ai{a paoii«,p aa^xT^A 

••aavaaa aap aap 

•anoa t| aaafa ^naavamaa *^a»«aaq[fX i.aanxadx«,B aa^on uox^fp 

•Boa «X *P aa^ax» «x aaoaajinoa «x aaa^ad aaf aa«(i 

•,sf u«B|xa«aia 

ff 
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Û9ê pcrea Tvaq«i$s «t pmr^ném daaa nn anelaa aaaa flaira"(38) 

Laafataa Haglias, teujoura la aonrlra ejralqaa aux l{>Traat 

^arit dans la atyle d«a *l»lfi«a* un paiit pal^Ha qui aai ua 

•aaaaga de ferca et da eoBfiaaaa d*an hoama "qui a fol daaa 

la deatinée de aon peupla" i 

* Uai auaai Je ehanta I*A»éri4m« 
Ja sais la frira aair 
Oa B*eiiYole aaagtr à la euiaiaa 
quaad il vleat d« aioada 
Mala j*en rla 
Bt Bieage biaa 
Si daTiaas fart 
Paaala 
Qaaad il vieadra du aiaads 
Peraaaaa n*asara 
Us «ira 
*Va naagar à 1* ettialae" 
Alora 
Puis ils Terrent eanblea Je suis beaa 
Bt ils auront honte 
Mai aussi Ja suis l*Aa4rlqa«. " (36) 

• 
• • 

Pllaissant le rtle de rietiae paur ealui de Jage, Claude 

Ma* Kaj fait 1« praeèa des valeurs dent l*Oaaldent taat aatier 

s'aa^argaeilllt et au noa desquelles il s'arroge le droit da 

eeloniaar lea autrea peuples i le ehrlstiaaiaaet la taehaiqaa 

ai la "raisoa" t 

Pour «site deraii^rst il a*a guère de peine à la aritlquar» 

puisque la daraière guerre Tiaat de preu-rer abaadaaaaat saa 

iapuissaneei elle n*a pa «éviter ai lea eoaflita barbaraa» ai 

(a») ibid>. p. 

(St) Pohmm "Ipiloiiue". clt< dana la rarue NaaZ^JLMl. 



«•x ffi «fvaAfna «u «p *ptfXfA|a «idnad un 9XA%n9 BIVA*? «f 

!• ••xqvx^*** •jaAV* •wM«t),t »P •ouvjyx*^ *l *P ^* *o 

«X «P «X'vd af afVH • avujvpuan aafp a«d snaA au af •> 

• •^vaafp aaj^favM aax ^•Aj^ina ap %• f%iimjiou aaanvf «x ai» 

aaaaajcvqfp aa ap «faaaq « apnev ai anb %9»t0 ua,p aab 
uaianiaaoa «x *au»x<l «pnotu HX^OA aaap amf^8|A mm^m 

"jmm |« iia,f a«a afva ax •p * a |a (aao(lXi{ *a«(a^|«j^ *^%aaan«| 

>aa axi^ •aaa«)|^^ji{0 ^r^fxajoa «X afv%ci«A«f aaj«iaq«,p a«b 
aaei{3 aiii^x*^^ apue« um %j9 t tli^b avd aaoad an af •**auu»|^ 

•>̂jiqa ̂îx̂Jcosi «X ap *aa ixHIH f%\\9Jiom «x ap aanf^afA aaf 

%va«ax«Tafda ^aaa jnaxnai ap aaaaji aax anb ^|«j«dd«,ai XT« 
t aaauvna asaa ^a aaxq ua ava fa«f^afaqa ax XT'"̂'"**<><*o<I*«< 

jC«3i o«K Ttonv «^aaaafAaaaa* aaf xnb aavaxi $vaA«avd ap %9 
T4ll*(P ><<aa «xi* '«aaixuajvd «aaaav,! aau^^x ^aand^ 

,p *anaxi^oa ap a^x^^nad *9\ ^X9n\\\x\9^ ap ffajip ax ^aapaad 
-aa paa^^ad aa axx* * •f\nn9xo aaf^a^i^aaad «x aantaa *a»x*T9 

•oa aa|«|d aax a^afaaa ffanfj[a,x 'l̂ljajtd ap ^Tada«,x ^* 

a«a|x^l-^f*t ^uapfaao ua aa^x^l^ o>ll'3tl *nb ajiaxv 'a^jr 

•Midnp auaaf ann axqaaa fax aa|9fxaJ[ a:^^aa anb m^^nû. *a^ttax 

-uJEfA anfd aa a«afuay^afaqa ax aa^uaa anba^t^a uag 

(ie)* *Tnnaa,x aaji^ueaoajt â aiavap aaa^nd a9«A 
—naa uttiub jned esaaaea 19*% «af^ {uof^vaf x T-*'!*' 
apvuaf oaiq aun ^fv^fi^ tqv *aA«o aati aa^naaaj 

•a foub ap aad aaifa ^uafVA«|a 9%\A>fm ap af«x'w 
««aat^naS «ap anb ^uapuad afx^l^i ua jaxneaa aa 

^aa|«Anad fub apuaaaxxv **P aaaaua ^.^DAV & lT*nb 
*lt**I aSvaxA aun anatea ̂u«x'<̂^ lT*^n ^lT«a pwt 

9\ *apn«aaxiv aax aji^uea ax«xfnv aax 'aHax«s"*ûl' 
<»«V *®l aji^uoa a|a&n«4^I aax 'afvftuaaj aax aa^uoa 
*uaxx*^I '^l I ajtxjc aa ^|«Anod tTi°^ <>3 «anbxun 

ffv^y aya^XT^T^ 9\A «i ap axaa^aada ax ^««pjtafaa 
ji|ea awaaqiip avo uoa anb aad ^|«aantf,a (i£«H) • 

t i^aaxquvuaaxvjii, «uaf^au aap aanf^aa^uf aaxx*Jt*a1i t«x 
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C« «ri du eo««r tait 4eho «u diacottra praB<A:4, en 1652, 

par Fradarik Ponglaaa, pianniar das n^graa abolitionnlatast 

qui axplleiia l'aTaralaa daa neira éM^rleaina ponr la moralo 

•hr^tlanna i 

*... Voita Toua glarlfica de voira niaonr dt la libart^» do 

•otre eiviliaation aop^rlaura» do la pnrati da roiro ehrla» 

tlaniamo, alors qno lea doux puiaaaneoa pAlitiqnoa do la aa» 

tioB a'angagent aolennelloment i aa«ta»ir *t à parp<âtnar 1' 

saaarTisaaaant do treia Billiona da voa concitoyana• Voua jo

tas bioB bant dos OBatblbaaa eontra laa tyraaa eouronn^a do 

RBaaia ai d'Antrleba ai Tona T O U B anarguailliaos do voa ina* 

iltutioBO dlBiooratiçuoa, mais voua aecoptos d*liro Toua—aSatoa 

inatrnaenia ot loa défonaonra doa ijrana da Virgiaio ot 

do Caroline» Vous iaYitos eonx qui fu)r.oni l'appraasion 4trnn-

giro à joindre TOB rlTagaa» voua lea accaaill«a par daa OTa» 

tiona, voua lea r^oaafortea ... voua los prenoa aoua rotro 

pretaotion» et faitaa rniaaoler aur eux lea flota do votre 

argenti aaia loa fngitlfa do votre propre paya, vans aottoB 

l«nr tite k prix, vetia lea peurehaoeas, voua lea arrttas, 

voua tiras aur eux, et voue loa tues. Vana voua glorifias do 

votre raffineseat »t de vatre culture», et pourtsat vous Haia<«> 

tcaes un eyatèao d'une bar^ aria ot d'nne horreur tellea qno 

Jaaaia aneuao nation n'oa a porté paroillo aouillure : aya» 

t^ae provoqué par le gott du luoro, aouteaa par l'orgueil et 

pmrpitui par la eruauté* Voaa répandes doa laraea sur la Ho»» 

grio abattao et voa portos, voa hoaueos d'Ktat ai voa orataurs« 

prenant peur ihJ^ao la triate hiatoire da aoa maux, inolteai 

voa fila chevaloroaquoa à volor aux araoa pour aoatonir aa 

eaaae eontro 1 *opprraseur{ aaia lea uilllora do aaux qui ae— 

sablent l'easlave américain, voua vailles K eo qno le plus 

strict ailenee loa «ntoure, et celui qui oaerait oa parler 

OB publie, voua le traiteries d'enneat do la nation." (39) 

(se) Cité daaa Magg.J. BUTCBKR t e.o.. p. 164 
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Ce diaeourst n«u« avena tano k «a reproduira de tr^a lar» 

foa axtraita, pare» qv*ll data de plna 4» «ont ana ai rond 

aneoro an aen biaa aetval à «alnta jgarda* Il lait d^jà par* 

fait«Maat raaaertir loa eontradi«tiesa flagrastaa «ntra laa 

prineipaa at laa «etoa» qtta totta lea gaaa d« oeuloar ropro— 

ehant aux blaaea avaa aasaa d'aaaldait^ paar qa*oa pulaao 

eroire fead^a eatta aeeaaatloa* Ua toi "truquaga" da la ao«> 

ralo ebr^tieaae, qaaad il a'^tablit daaa laa rapporta eatre 

pauplita. Jatte fatalanaat le diaer^dit aur ue» idtfalogio pear-

iaai haaaniata dana aea foaâaaaata» at doat lea priacipea 

poatal«at dea attitudea totalemeat oppaaiaa à aallaa qui aoat 

affeetiYftiii«nt adoptées* 

Qaaat au progrèa teehaiqtta a^ TiToacnt prSaiS par l*Oa« 

aideat «oatae aaa de aea aoquiaitiena lea plaa iBp»riaai»a« 

Mae Kajr y Toit ua appauTriaaeaeat daa diverait^a kuaaiaea, 

«a aarcaa à la apoBtaaéité, tia« r^dnetien de l*hoMiaa et uae 

dtfperaoannliaation p>irticulièreaeat p»aiblo aux aeira. Uap«> 

peloDB*>aous que le livre de ^ae Xajr eat 4erit à l*ipoqne •& 

le travail à la ahaîae eat 8t|cgKatia4» au oia^aa, par Char« 

lea Chaplia daaa aea "îeapa Modermaa* et par ^ené Clair daaa 

"A noua la libertB" I Ka Aa^rique eoa»a aa if-urope ~ Meaaier, 

Dtthaaiel, i>arBaaoa,... - reteatiaaent lea eria d*al«raa« Laa 

eraintea provoquiea par le naehiniaaa aroiaaant porteat tout 

à In foia aur 1* *»rga&iaatiatt a^eaalque t̂ e la vie*, le ai-

velleaeat dea pereonaalitif^a, **!'haane-atsadardi atf " qu'elle 

aatratne et aur l*eaBa7euz quotldiea qui ea riaulta. "ga^titt* 

da Siaelair Lewia exprimait nue angoiaaa ideatiquot qui 4trai* 

gaait tout Aa^rieaia laeide. Fa •oauaa, ea pourrait r9f>r%nûr9 

aatiètee^eat au eoapta dea ^arivaiaa aoira le jugaacat que 

perte «ur l'easetable dea <$arivaiaa blaaca aa^'riaaina de aette 

époque, Ur Albert Raiwir : "I.*attitado dea «jarivaiaa ae raai^-

ae doMO à la r4p«diatioa de la eivSliaatioa aa*^riaaina, et, 

aa dernière aaaljrae, de l*eBprit qui a pr4aid< à aoa <difiea«> 

tioa.» (40) 

(40) A. «AIWXR I O.P.. p.taa 
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Cleud* Ump Kajr r«j«iat don« «n ce point 1« pe««lBl«B« ûm 
••• eonteaporaias t * (Rey) denftndait «enaent «ctte r«e« 

rancirait aana la palda da l*ar(aniaatien nt'eaalqua d« plua 

an plve Itrolta da la via nadaraa.*. La grande maraha n^eanl-

qna da la aivilleatian avait ai bien n i r a K la monde qu*ll 

•emblait qna a*<talt «na trahinèn de vair un hamna ans id4ea 

avanalea douter qna aa qui 4tait ban panr naa nation ou pour 

«B penpla la fit anaai peur un antre. Uaia Rajr avait panr da 

dauter. Taua laa pauplca doivent Inttar panr vivra» mai a da 

•t«a que 00 qni peut aervir un haane peut ttra funaate à un 

antre» ainai panr lea peuplea* Panr Ray» la bonheur <tait la 

plna grand bien et la v a r K i i la plna grand eharse de la via* 

La nain dn Frogr^a arrachait h aon peupla ••• baaueoMp de aea 

bellea qualit^a prinltivea. Kt ••• il ne pouvait paa eonce-

voir plma da bonheur tant qna durerait l'étreinte de la «a** 

chine ••• Bien daa partiaana d*un ayat^ma nouveau où la »a» 

china aérait atagnifiéa doutaient d*y trouver une place con» 

venable povr le noir .«• Ray ne penaait paa que lea noira aa«» 

raient trna heureux dana catta Société Uendiale h]rper»<eABi«> 

•de et contrtldo par lea Angle-Sazona» de U. R-6 Walla." (4l) 

Maa Kay» on la voit» n*a paa grande confiance dana lea 

ehaaae^de bonheur d'une pareille aoai4td et il en vient à aa 

daaander ai la rSla fntnr de la race neiren'eat paa préciaé-

Kent da l'hnaaaiaar an dahappant k la aiviliaatien teehniquo! 

Son retard et eon inadaptatian atmaa ont naintenu en effet 

dana aette rmea «ne rdaarve vitale» an potentiel de bonheur 

Innppréaiable s *i^n haane noir» malgré aon éducatian» peut 

oenaerver dea rapporta plus étroite au point de vue biologi

que avee le rythme da la vie primitive de la terre. Et po«t«-

Itra aan /ahfe apparent dane 1 *organieation dn noada madarna 

dtait-il la vraie force qui l*emplehait de devenir aette aho-

aa|ni8érable qu'était le aaaaun dea blanea.* (42) 

(41) Claude MAC KAT i a . c . p.409 
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i*«ttltud« «• 1* «liitalligtBtsift aoir«« «••imlK» 

lui paraît ridieula et illagiqna» et 11 B*a paa da nata sa-

eea a^priaaBta peur la flétrir t "L*intelllgoûtai a de cauleur 

TiTait aa Tie *pour que lea Teieias blaaaa aaua eoneldorent* 

et aflB da pauTofr, aaaa ooandale» habiter lea ruaa dea blanca* 

(43)« Ka lurape, il critiquera do atae eea «tudianta aoira 

qui, atae pour aller s*aauear, ne ee proa^neat Jaaaia aana 

liTrea, *de peur do paaser peur dai ni^groa de raYuo« daa *ra— 

tOBa*, daa siages drSlea pnree qu*ils aaTniant que la eea* 

«option qu*on a de l*hoaao noir on Kuropo eat aello d'un ba— 

ladiB*** Il aa aoque atae de leura Tttanenta, "auaai pr^a q«« 

paasible du aodèlo de la plue eanToBable raapoatabilit4 gri» 

oe", et de leura lunettoa, "aarquai d* dueation et de reapoeta» 

bllit^ qui lea différoBeiaient dea antrea.* (44) 

Gatta baatiaa de la "aerrootioB* oat ^Igalemoat r e l e W a , 

dano la doaaine littéraire, par Langaten Uughaa. Las iatal* 

lootuols noirs ealriaaina, dit^il, "Toulaient que les liTroa 

Mérite par dea airgres ne aontront qu» des nègres cultiT^s, 

bien propres et pas eaaiquaa du tout* L * U B d*eux éerlTait à 

prapaa da aoa livro, doua la *Tribuna de Philadelphie" t "Il 

a*est tout X fait indlfféreat do ssTalr si ehaeua de eea ro^-

aea aat uae poiature Traie de la rie aXgro. Pourquoi donner 

eu apeetavle au publie aa^riaaln UB pareil portrait dea nh" 

graat II auffit aaplearat que lea autoura blanes dt^eriToat 

OB détail Bas iaperfoetiona. Neaa ae daTriaaa parler au pu

blie que do noe buts et de noa aapirationa les plua élevia*.." 

Il ae eoablait que ohea neua la rie do la aaaae aTait «utaat 

(4a) Ibid,. p.3»7 
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dMatlrSt peur Ift litt^raivr* qu* e«ll« des nl^frss plus fer«-

iua^s qui «Taisnt pta «btaoir nn diplSaa de l*un« daa uniTar-

s i U a du Nord.** (45) 

Cla«d« Ua« Kay apprafondit eatta r^aetian **»li<n<a* Aaa 

intalleaiuala n»ir» at y dieeiiTra pliiaiaiira raiaoas s 

Tout d*aBord, la privation â*ane tradition at d'ttna aagoa*» 

•* popnlaira» qui aont laa assiaaa da tonta enltvra. Laa Afro-> 

aaérîaaina aont das dlraolnla* at dans foia ûér$ntiné» aoat 

los hoaimea enltir^a, iaetmita» palitia par la «iTiliaation 

oeeidantala. i.aaaita, la profend eoBplexa d*infIriorit^ dont 

••nffreai toua laa aeira aairiaaina» aaia plua aacoro eotto 

4lit* pour qtii le blanc oat doTanu un i44al at qai oat aaea<« 

à étouffer en elle tout ce qui pourrait paraître <Straaso an 

•iTilia^* Cette élite eaaaya d*laitar l*aaérieain blaao «Ta* 

la plua aerupulauaa fidélité, elle ali^ae eoaplS^tenant «a por«> 

• oaaallté oi Umm Kaj lui reproelio do n'ttro plaa *un peaplo 

ayant foi en aos éoatiaéoa" (46). Cette bourgooiair nlltera a 

pordu aa apontan^it^ aatiTo» la eontact TiTifiant aveo la 

peuplOf et cela pour tcator d*aequ^rir une eiTlliaatlon bio0 

diaeutable. 

Pour retrouver loa valeura aoiroa loa aotaa déforaéea, il 

faut aller au panpla* chea laa euTriora» loa aarina, toute la 

olaaao laborioust pour qui la via aat dura» aais qui g&rda 

*aot orgaoil inoonaeient ot gaillard d*ttro n o i f » qui *r*<» 

pr4aente l*anb4raaae ineoereiblf «t la vitalité Kge&dalro da 

la race noire* ot dont *l*apparente aaarobio eoatribue à aa««> 

vogav4*r la poraonnalit^?* (47)« 

L*koaHo noir le plua *Trai" serait donr eolui qui a été 

1* Moitto oorronpn par loa otruetarea ooeidontalea, e'eat 1* 

bonne dn peuple quo son ignoraaoe nino préaorvo doa foraoa 

45) Langatoa nUOBBS t o.c.. P«3t# 
46) Clnndo MAC XAT I o.o.. p.t«T 

ibid.. pp. 397, 4 0 r o t a«« 



«ufAi^p ••««p • • •anapnafda sx 9\f 'mjinm «x 
•p *«ji{>8iC« np x^"«**^9 «aq^i:! • • ««Af^T«|4d 

afof «X «p 4*«a«p 9r«»a ••*^oaf4^,p %u»m 
••qauvtffp *»«sao4q «p ss«p favneaas^ 

va •Jnaon «OA ap %A9m «x *fa«sa«p «• aaaop 
• •A ap %Jtota «x «aax {a^oaattvp «lia* apaaaS 

ann attap «xi'^'lY'jF^T aoaaayjid «a *ai.nq 
saa *aadia«H09 uoa aafXH^o %• ««6 >a«no9aa„ 

aa %iou «X *P anb^ann «x 
%um%jin9d ^naanvp afA «x *P aaaqsa aax ^« 

'•aa^afaia a«xi*<̂<'' ''l '««p a^mbanqata %jia« 
«X ^9 «xa8«aa«,p aa|«}^ ***%4ta« ot *P 

-«a,x %a«Aap «5 a«n«aag •••|aaiia>«ifxa,x *f 
aA;|.|vx4d apvajt «x «xmad ano^ jnb afA «x *P 
a^oapj» aabfaaa «x *9 aanoaag 

•••XX<»« ^It*f aaaaaas , 

I axna aaa aaaavp aax«| 

jtnad aaaxH **P a<^tt»ASf afn^q «aa p«a.id XT ''«q B« 'aaaaA 

nae aaiCvd %aad aa ff puaab ^3 •aaaa^aïaqna «s jtaansaH xnod 

^«avaAfaaaaona aaaaxa XI«*^^ ajaf^yn aax 'naf ap %a t^oxa^aw 

ap xT*-*>*<'̂ uoa ap f^faaafad ax |̂Jfx«*i uo* afaqauiCx 

ax f*9xv9 *aji4«al ax f«Sx«» '^fP XT •<s*oa «afA «x *P X*'n^ 

•»«« aaap xnop ax« aaap axpuaqaj anad faoaaaa ap saaaa aanuf 

«»ao% « fmb «ijFnrffii ap atauuoajiad xnaxXT*A.4aH aa x*X 

^a aanbx'^àaq^nw ^uoa an *t^aaa an axTi^^ aaj^^na 4aj>«aw »a ap 

aad >uai:a8aa,a *afpynaa aanaaa ^«aaap av axi *aJtnof ai^Anaar 

aax aaoq aax 'o^P ff|Jt«Pll«* «X ^no^ un999^ aad ^a *ay«af 

••aoda aaabf^af^aa snap aap *aua«rnq|X *? anas ax afan *av«xq aa 

aaxqaaaaaa ap xanea ap fnf*^ *axdnad np aasmoq aaa aaqa 

•.ayqo 

'"Vvila *P •tt*^av a^aaxx*AXO|P aenaa «a^a^piauaa *aex^aaap 

**ytf uo^^ana^atii IX anad aaMax*jP>> ap f%99 ^ '«aad^aa znaA 

•aqa aax aawxaddna aned *aaad «x aaaoxaa^p anod ayp^aaad aax« 

a^ttVA inb aaaaad «x ap aavanxioTil *P •j^v>|ox^ >«aA|A 

*XtT**<>«lt ^1^^ aiaxaag ^ afa^noavaa aafoa aaafaAne 

aax *aa^tt09 aaj «Xa^ avn a^a^aoaa ««aî^afaxaw aqaff aun t̂aa 

aAX^aax).8ux ŷfx**>«<»*̂'><I *• aapaaSaAnva %9 ^fna^auf a^an an 

•^^9a > ^|nJtY*OT axaa «x fva^^amS |nb uof^an^XX'iP "l^l^iuv 

'Ll 



(08) 

•>l»o «p «auv^wtodaii, l ap *^a»«iu«a«dd« * •^«•T»*aeaaT 
«X i| aa^attD an«i ••t(oaB|q •••e^a «ap o^uwaod 

-«T Jinapnvjl «i i^naïaasivi 8|{,al>«aai ••fn 
-Tpa^ aABftn<* aadaad Jiaat 4«d %u»fMif «ifiab ayS 

«-ĵôjfd *9piia« «idnad va aaajia; ap ^«af«Jt»au|^uoo 
«IT *«va^deaB;.{ ««x Ji«d ajpnfvaafxa ^^aafoa an an 
,ab au|ai3 v *xaa aa aanv^inao «x iBa|«a)daa > fax 
*IX *X*^<<®AT<i^ aaX'^ *l 90«xd «a ^aaXa %• •fA 

«aaady *afBad aaajt ava <| ^«aaypiafp ),|a«a%a«dd» XT 
,ab a|a« *xnajtaaf{x««i foapfaaa ua aaaaaaiaa «a avd 
«ad %%v%ftU iJtnb A\%U9» ^aax«B|«j; fux axi *aa«ji 
«a ap aaafaojt aax aaA« BT«B ^^«^UO» ORIP axx*M 
aof^aaaaa «x ^uafaaaap |ax aaïaaf^tjv **3 *aiC«d 

ax ^aa|«%aaa fnb ^aani^aaa ua %• aaax«qa aua aaAV 
•a^»ax*TP •••xdajtd aanax Ji9iJL^d afVOTajfa ^aaaniX 
• p •n<:ifji> aax|>na «ap xaaa afax*'?V9f? *l ^T^P 

•aa^n» xT pa^nb axHBBq aaaafnai^ t^fv^oaa aa •••/«u ^ 

•p aaaaaaiauBoaaa «x aAaaJt^ IT»*^^ ^a»«aaaftfai^ava,x %^ 

fmbvaat « fax |Bb a» afa; ax f aaix*^' iCtiX **K au|«0 

a4|o« aai a«A« x*^^^'*'**^ i^aa^aos va 4«d 9.sa,a afvn 

•(«») 
S|aa^ a|n«lap aaf9|2a,p ^ttaai^uaa aaax aaAV ^aa^aaa ^no^ ap 

favi|,aaad «ydnaa «aafvaxafav sjifoB «ap y^fxi<i|tva8 «x ^* aaax 

<-]|XB| «x aaap aabfajvit *P aaaavAiAaua aaxxqyxypvT "'P aatxan 

•yf 4iaqa^aa*f ^aa«tji«n •aaniava aaa ^,abaaf ^aaaSaaxd aa|ab 

a«X|f vaa aaaAnoa^aa aa aava «» i Âwyi 99f{ apnaxo *P «tiadaaif 

aaaaai^ as aab aai)f4jFv,X •'•A ^uaaaxanTJ ^aa,» aa^ 

]aabfa}v,x 

saAfA ap afaf ax asixaqaiiCa |ab *«aoap «x *P a^Anoa^aa anax«A 

ax avd aaa^a«,i ^ ^afdaux i|aa a«a;aXx aad ap naaoaen 03 

•aaaaaoa aaa 

• 
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T». 

La reoonnaiaKaaoa da l*Afriqaa e»t un daa traita earaat^* 

rlatiqua da tout la aauTaaant da la *Nacra-»l&aBaiaaaaaa*• La 

plua baau paèaa peut->8tra da Cauntae Cullatti "ntfritaga", aat 

nna langua ^Taaatian da pay-aagaa afrieaina, plalna da la r<«> 

aenanea daa tam-taaa at de leur rjrthaia paraiatant an aaa rai' 

naa, da la faaalaatian auaal daa anelana dieux i 

Saigaaur ja fabriqua auaal daa dianz aambraa 
Oaaat «taa raua daaaar 
l>aa traita saHbraa da d^aaapalr a&, 
eourana<^a da ahaTauz aaabraa at rebellas, 
la patlaaaa a|^aaaalla Juata autant 
q«a la Tant da la danlaur humalnat taadia qua daa 

( aalaa 
da calèra, lestaa at rlolaataa, aa levant 
paur frapper la joua at laa yaux laa* 
Saigaaur pardonne-aai al aaa baaaia 
parfola praad uaa tttrmu faaaalaa* 

Uala al aon eaaur ai na tSta 
B*aBt aaaara r4aliaé 
qu'aux at aal aaaaaa alTilla^a. <* (Sl) 

C'aat auaal au aaa da l*h^rltaga afrlaala qua Laagataa 

Hughaa rafuaa la aeada aadaraa i 

* Taua lea taabonra daa juaglaa roulent daaa aaa 

( 
ht tantaa laa lunaa atuvagaa at brftlantaa daa 

( Juaglaa 
brillant dana aaa taat 
J*al peur da aatta alylllaatlea 
Si durât 

Si fartât 
Si froidaî • (62) 

(51) Cauntae COLLBN i «lUrltaaf*. lB*l'o^aia 45*. a.a. -
traduatiaa da L.S. Sangkor» 

( M ) Laagataa mîGHKS i ^bid. 



* Na«s dsTrittns «Telr nn paya da aalall 
da aalail rajrenaaat 
«n paya d*aaii taaita parfaa^* 
•& le er^puaenla eat un aayavx aovehoir da bandan** 
Raaa ai ar» 
Kt nan paa e« paya aà la via aat freida* 
Naiis daTrlona aTair an paya d'arbraa 
da (randa arbraa tauffna 
pliaRt aona la paida de parraquata babillards. 
Brillant aaHata la jonr. 
Et aaa paa ea paya où lea oiaaaax aaat gria 
Aht aaua davriana aToir un paya d*all4gr«aaa« 
D'aaour et de jaie» de vin et de chaaaena* 
Si BOB pas aa paya aii la Joia a^i pimhi, * (59) 

Oa ne r^aliaa le paa ainsi acaaa li Tara 1'aathaatiaitd 

qve ai l*ea aoaga au raaiaaeni de PAfriqua inertiaté daaa 

les eoaaeieneea aoiraa d'avant la *Naffra-&eaalBsanee* i 

"paya daa erreara et des t^aèbraa d'icXPte*, éarivait Thil-

lis Whaatlay (64). 

ÎII. 

"^aala* fat ainsi la premier rawsa k poaer le pra-

blè»e a^gre avae anplear et Inaldit^. Les aoira de ^aria ae 

paaTaient dea«>arer indiff4r«ata à taat d*id4ss r^volutianaai-* 

ras* Maie il lea aldaisit aassl par aon atyla dëalnvelte, aa 

sltalaor hanaine et la vérité da aaa paraeaaagas. Aajoard'hui 

eneara, Sitaghar, Césaira et Daaaa a*aa rappelleat dea paaaa<» 

gss aatiars. **Ce qni a'a frappé daaa ea livra, dit Aimé Cdaai*» 

ra» a*aat qaa, pour la preaière fois» an y vayait des aègrss 

{5d) Laagaten HUGES i paJkae in Wenvel Age, revue eitéa» 
(54) Cité par Marg.J. BUTCBER l O.S.. p. 
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4l<«rita a-T«e r i r i t i , aana eaaplaxaa al pr^j»f<a* (fts), 

La fortune de "Banje* ne a'arrtta paa an presiar *triaMTi-> 

rat* d*<ariTaiaa noira* Ovaaaae Seca» à la mtm» <peqae, relè

ve dans "^^r'Hfg #f ̂ ftr̂ P* q«« "^«nJo" figurait daaa lea 

blbliathèquea dea étudiante naira h 9%t6 des ourragaa de Pa«> 

lafoaae (57), Jeaeph %ebel, dana "lu rue Caaaa»N»graa*. ai-

fttale lui auaai l*int<'rtt qiae aouleTit le ramaa de Mae Kay à 

la Martinique (5B). 

It parai lea ^erlTaina de la Jeune g^n^ratlon, le resaa 

"Le docker neir* de Senbeae Ouanane (89) eat plua influenei 

P*^ "ii'anJo* que par ceux de Uiekard Wright auxquela an le cas-

para parfoia. 

Le anaaèa de l*eeuTre da Uae Kay n*eat dona paa dft q«*à 

aaa opportunité hiatorique, saie à une réelle Yaleur litt<* 

raire, non eaeore dipaaa^a par les rosaneiera noira d'aujourd* 

hni• Et il eet regrettable que beaueattp d*£ttrap<ana, int^rea* 

a4a par la littérature nègre et qui liaent Richard v»right an 

Peter Altrabama, ignorant lea IlTrea de Claude î ae Kay* Ceux-

ci panrtant feuraillent d'id^ea» de aituatiena, de peraonna-

gaa qu'en ne retrouTera plus ehea ses suceeaaenra aTeo des 

anancea anaai diToraes! 

• 
• • 

56) Intratian avae A. C^aaire en aeptenbre 1959 
M ) Onaaane SOCE t «Miragea de Faria*. ronaa, atiivi da 

•Pjthmefi 4u K^tliP"» p«i«ea, Paria, Nouvel lea 
^ditiena Lstiaea, 1«88, 

57) Toir notre chapitre VII, eeaaaeié aux ethnologuea. 
88) Jeaeph ZOBKL i "La rua Caaea-K>araa«. Paria, iditiona 

Jean Fraiaaart, 1950. 
(89) Beabene OUSMARK t *Le doaker neir*> l'aria, tditiona 

rabreaae, 1950. 



8t« 

L*ftpp«ri âmm nhgva An<ri«alns AUX Jenites ^erivains noira 

da ^ranaa na aa limita paint, on «ffat, aux idéaa noovallaa. 

Star la plan littiraira, lia apportèrent leur opentanéiti d* 

•xpreaaion» 1» libération du rjrthae et de la aaaiqne iatéri* 

e«ra* L^aa Paaaa a encore une T^ritakle d^Totion peur Lanc» 

• ton ITughea» ont 1*Influence aur la forae da aea preaiera 

palaea eat plua eartaine que oelle d'aueua poète français* 

Sanghor a traduit peraannelleaeat de aoabraax po^aaa du ataa 

aateur, ainai que de Couatee Cullen et Jean Taoaer. Il a*eat 

d*ailleura chargé d'expliquer lui-atae» en boa prefeaaeur qu* 

il eat reatë, l'int»^rtt qu'il trouTo aux poitaa de la "Nagro» 

Renaiaaance** t 

*(|uela aont le« earaetèrea de eette pe<^aieT Elle eat aa«» 

•antielleaeat aan aophiatiqnie, eeaae aa aoenr l'afriaaiae* 

File reate pr^a du ehant, elle eat faite pour Itre ehant^a eu 

dite, non pour ttre lue. D*e& l'iaportanee du rythaa* B^thaa 

aigre, ai deapotique aous aon aapeet de liberté* D'o& l'iaf» 

portanee de la anaiciua» ai diffieile k rendre dana la traduo— 

tien de Taaaar. D*eit lea earaetèrea de l'iaage qui, rare eu 

pullulant*», adhibra étroiteRoat à l'idée on au aeatiaent. D*mh 

aeuvent la liapidit^ du texte, ear le» mota sont reatituéa 

à leur puraté preaii^re, coaserTant leur pouToir paradiaiaqua• 

la ua Bot peéaia de ehair et de terre, paur parler eafluta 

Hughea, po^aie du pajraan qui n'a paa rompu le oontaet araa 

laa foreea telluriquea. Et eala explique ce rythae eoaaiqua» 

eette muaique et eette iaagerie d'eau trive, de feuillea 

bruiaaantea, de batteaenta d'ailea, de aeintillntlona d'é*» 

teilea* (60). 

Aimé Céaaire, formé à l*éeole aurréaliate et ayabaliate, 

apprécie lui auaai eette poéaia, aaia pour dea raiaoaa dif» 

férentea t 

(80) L.S. SKN6H0R i "Troia portée négro-américaina". in 



st. 

"Ccita ,oé*i« qui peut p«as«r peur 1« typ* de eelli> que 

Valirj appelle "Itche*» 'saap d^feaee", Mérite aa eaal rythaa 

de 1« spontanéité aaTTc, et k 1 *iateraeetien pr4oisa da «ai 

par le mande, lalaaa perler une goatta de saag* Une goatte. 

Mai a da saag* ..... 

Là asi sa Taleur ; d'être ouverte sur l'hoatue tout entier. 

Ce que d*autr«»a aaiàncat h la pénale, e*eat de préférence le 

•aade ezi'riear au de l*hoButa la p^n» nalile partie» la fias 

fleur da la peaaéa ou du sentiment. Et ea qui présida à la 

discriaiaatian du plus ou aeins noble, e*est une peur de soi» 

•€ae, une eapitulatioa de l*8tre deTaat le paraître, UB rafaa 

d*aai*umer sa totale nature. Maia le palte n^gre Igaore uaa 

telle faiblease. Ce fond que les autres dédaigasat, e*est ce» 

la ia8ae qui constitue son trésor. ..... 

Le aàgre de tous los jours, le n^gre quotidien, dont toute 

uaa littérature a paur aissiaa da dénicher le grotesque, ou 

l*axotisme, il en fait ua héros, il le peint sTee a^rleux, 

paasion, et la puissance lioiitr* de son art réussit, pv-r ua 

niraala ()*aaaur, se qui est refuaé à «fea noyeas plus eeasidé* 

rables i à suggérer Jusqu'aux foreee intiatea qai eaBBandeat 

le destin. Créer an aoBée, est-ca peu de chosef Là oà s*éts» 

geait 1 *iBkuBiaBit»' exotique du Magasin de brie à brae, faire 

surgir UB aont^e! It là où nous as paisions que la rision da 

grasaiers pantins, recueillir une nouvelle aaniàra de souf

frir, de aaurir, de se résigaar, en UB uet da parter uaa eer» 

taine charge d'haaMo... * (<^l) 

Plus que les sritJlkres esthétiques, ee sont les valaara 

ha«aittee r'e alaa«-rité, d^aneur et d'huailit^ qui ont touché 

t^^aaira. Et il a ét^ ai Tivesant ^mn qa*il n*hésite paa à pro

poser ce type da poésie en excnple à tout poète nègre! 

(61) Ainé CELAIRE t in revue *Trepinuaift B» 2, juillet 1»41 
Fort—da—^raace, p.41—42 



84 « 

Saagher aet en Tidenec eet aspect qu'il juga lui aussi 

priaelpai t 

*l>a<aie huaaine. C*aat à e« titra qa*alle mérita d*gtra 

••ttuaa. L*Aai4$riqBa &*aat pas aanlamaat uns terra â« saahines 

et de records, e'eat auesi une terre de Jenaesfla et d*eapeir{ 

et parai sas Tisages, son Tisaga noir aat l*tin dea plus hu» 

aaina." (62) 

(•2) hmB, SKNCSOR ( *Trols ppbtea n<^ffro~fia^rlcalna*.p^» 



-faffti «^l^*? * (X) »i»ï«no*«(r« ao«*Ji vo» an«d ^jneonog x|jd «x 

••ya ^a»ndAuott «anv^ •i Jt«d 'antfneo «i »nb jc\ou aa,p •nfcl 

• «vtfavwttiiip •«ae; •xisAuen 0itn,nb snfd •«•fsvj an a^OA 

JC I| «ouitpttsi). « ^9 IW18 pu*ad««9 «X lT»nb «noAH xi *«*pn^|4S 

«>^a, •XX*(^^d^iI anoaano^ad ti« «««o» Ba^^a ««x a«d «a^p^aneo 

•••l«5u«a^ ^«9 *aY^u9s 9p *a9au9d 9p 9a^|av« «• i 

• 99a«A|Aan«a 9i> ju %9a93i{ ^a9««a^»dn9^„ vn,p |nx S9i{9 99«a> 

|99{«fta«a; 9an^xi^<> 9aua >9 ^it9ni9a^f^«» »XTts|9«« 

inb *9nb|ajpv ^* 99a9a^ U9 >n»^A ynb «x«xif^'"'V •>T«X 

-ll9.a» 9an^«au^^YI «x •a»p a9ta«a 9p 9xqfa««dax {««a«rr ;»a9>{ ^ 

9^ï»j •JL%i >|op ^a«d i| 9»»x^î 

- .YlYaOXTta 

Vfvvv/t/ ^> Haa9«Q9Il«{ Mû 

•tt 
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aili«ttx t *UB« o«nTre ĉ o haine s Batouala on 1* Calaaaie* la 

eaurenaant ee panphlet, l'Aead^aia Goaaeuri a eaïamla aaa uam* 

raiaa actlaa** (2) Laa perien ae feraèraat davant «ea antaur 

qai Bona dit arae amarinaa t *C*aat dur d*8tre praphèta} oa 

Tava lapida" 43)* 

^•jat^ par laa ^raaçaia, le roaaa paasa k la poat«^rit< 

a^fre^afrieaine. fa 102â, IMarivaia aa^riaaia Clanda Uaa 

Kay aaationna qaa "feaionala*« canaid^ré eoauae ua "livra dan*> 

gareux", aai iatardii à la itariiaiqua, ai, an 193E, le aani-

faata daa ^tudiaBta aatillala "Llxitiiaé iXfaaaa* relève eetta 

iatardietiaa poar raattra aa relief la aarriliarae daa Antillaa* 

Jaaaph 2abel (4) «t Ovaaaaa Saaa (6) diaaat à leur taar qua 

la raaaa fat la CBun» «a alaaaiqaa» aux Celaniaa ai à Faria» 

par toua laa aoira qu a*iat^raasaiaat an raaouTaan a^cro» 

afrlaaia. C^saira» Saaglier ai X>aaaa a'aceordaat & raaaanat* 

ira aux aaaai qa*il aarqaa aaa date iapertaBie poar la aaa« 

TPlla g^a*:^raiiaa aoirat Araa "̂ '̂a tonal a* qaalqaa oheaa avait 

ehang^ paar laa hawaea de eouleurS 

lieliaena eat aaTraga, ant laa qaalit/a liti^rairaa aa 

aaat paa eontoatablaa et qai aa iipara en riaa la liata daa 

prix GoBcourt. Kaaa eoitprendroBa paarqaai Rtué Maraa* biaa 

qa*il B*aveuat trap eeeidantalla^ pour biaa eeeipreadra aaa 

jauBea eonfrèraa, fat adapté par aux t il <£tait la preaiar 

(2) "La ^énheh« Coloniale", naw^ro du 28 dleaabra l»ai. Cit< 
•a p^tge 2 du la^moire inédit que Mr ^larcal Oailla» 
aaat, él&re de L,S. Saacbar, pr^aaata à l*Ka»le Na-
tiaaala de la Fraaoa d'Oatraaer, aa 1980, •éaalra 
iBtitaK "SitaatioB <!a la pa<aia a^xra de laaxma 
franç,<»iaa «n • 

(3) latretiaa avec HeB< MAHAN an nara 19Sfl, 
(4) Joaeph ZOBEL 1 "La raa ^'aaaa^K^xrga". o«c« 
(s) OuBianae SOCK t ".^iiragaa de ï'aria". o.e. 



B0ir» «B Fr«nr«, h oser dire la T^rité aur oertainea althe» 

daa da la coleniaatiaB, à r^T^lar la Traie aestalit^^ daa naira 

«t ea qtt'ila paBaaient de l'oeenpation eiirapéaBna. 

Baal UaraB fut en effet, ientUnt treiae ane, «âniala» 

tratear aB OtibaBgtti<*Chari (6). Il apprit la laBgaa du paya 

éi ^«avta aoBTeai l«a iadlg^naa parler entre eux, aana qu* 

lia a*an dauteat. Biea trap ooeidantalia^ pour aueuBameat 

Tonlair aa m'ilar k leur gaare da ria (7), il a'efferfa aa-

pendant de canBaître AU niaux eaa peupladea tria primitiTaa 

(H), daat ^ate ala, le ehaf de tribu, eat une iaage fidèle, 

l'ar aillaura, il eaaprit troa -rite que lec eritiquaa daa 

Beira n'ëtaiaat paa tantea «>ana fondenent.. Batanala, aa aeir 

d'ivreaea, raconte eeoment lea tribna aa replièrent d*abard 

k l*arriT<a daa blanea* Maia eeux-ei occupèrent tout la paya. 

Plan d'iaauea. îllea ae r^aignlkreat done t travailler peur 

laa lurop^eaa centre de bellea proaeaaaa i 

*Que aa aoua ant-ila paa praaiat Voua reeennaîtrea plua 

tard, diaant-ila, que c * e 8 t ea vue de votre boaheur qua aaaa 

voua forçaaa à travailler* L'argent qua noua voua obligaaaa 

à gagaar, noua ae vaaa aa pr«BOBa (iu*uae infiaa partie. Noua 

aoua ta aerviroBa pour voua cesatraire daa villagaa, daa rou

tée, i]ea paata, daa maehinaa qui, au neyea dt; faa, «nreheat 

•ar dea barrea de fer» 

*11 j a une trcn|ltalne de lunea, notre eaoutehoue, aa l'a-

ehetait encore h raiaon de trois franea le kilo. Saaa «abra 

d'explication, d- jour a leadenain, la aStae quantité ém "baa-

ga* aa noua a plue '̂ tl pajrt̂ e que q^ inae aona, - ua M4JB. at 

elaq bi'mbaal Et le gouverneur a Juaie chaial ce aaaeat pour 

(5) ^(^rritoire de l'Afrique Iquatariale françaiae, an aoré 
de l*eT-Canfo belga 

(7) Entretien avec R. Maraa an aara 1659. 
(s) Cfr H.i AUMANN et P.WE8TEIWUJÏN t «t^aa neuplea et laa c^-

vlliaatlona de l'Afrique'». Faria, l'ayot, 1967, pp. 
294 at auivantea* 
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élever notre impôt de cinq à sept et dix francs! 

"Nous ne sommes que âee chairs à impSts. Nous ne sonmes 

que des bêtes de portags. Des bêtes? Mtme pas. Un chien? Il» 

le nourrissent^ et soignent îeur cheval. Nous? l^ous sommes 

moins que ces auiaauz, nous sommes plus bas que Ico plus bas. 

Ils nous tuent lentement. " (o) 

La virulence des paroles de i^atouala n'est ptis le fait 

d'une mauvaise tSte, 3on ^jouple tout entier approuve ce dis

cours : 

*I1 y eut des injures, dos insultes, lîatonala avnlt mllls 

fois raison. Jadis, avant la venue des >)lancs, on vivait heu

reux. Travailler peu, et pour soi, manger, boire, dormir, de 

loin en loin avoir des palaî^rea sanglantes où l*on arrachait 

le foie des raorts pour manger leur courage, et se l'incorpo

rer, - tels étaient les jours heureux que l'on vivait jadis, 

avant la venue des blancs* 

*A présent, ils n'étaient que des esclaves. 31 n'y avait 

rien k espérer d'une race sans coeur. Car ils n'avaient pas 

de eoenr, les "bonndjous*. Ils abandonnaient les enfants qu' 

ils avaient des femmes noires. Se sachant fils de blancs, ce* 

derniers ne daignaient pas fréquenter les nègres. Pleins de 

haine et d'envie, en "boundjouvoukos" qu'ils étaient, ces 

blancs «t noirs vivaient exécrés de tous, pourris de vices, 

paresseux et malfaisants.'* (lo) 

M u s loin, René i>iaran explique la philosophie des Ban

das (li) sur l'autre vie { 

9) "Batouala". pp.76-77 
10) ibid. . pp.77-78 - La cruaut*^ des uns n'étant pas celle 

(les autres, les noirs trouvent^ normal de manger le foie 
t'es raorts et se scandalisent de l'abandon d'i^n enfant na
turel» Beaucoup de blancs pensent le contraire! 

(11) peuplades noires de 1'uubangui—Charl. 



"Là, il n'est plus de moTistiques, ni de brumes» pi de froid* 

Le travail 7 est aboli. Plus â*lmpSt à payer ni de aandoukous 

(12) k porter. Les sé-vlces, les prestations, la chicotte, 

nlni! matai Une tranquillité absolue, une paix illimitée."(13) 

Ce n'est cet tes pas rusai laystique que les negro—spiritu» 

als, mais c'est la mSme expression de soulagement d'une vie 

qu'on quitte comme un fardeau. Cela est d'autant plus frap

pant que cette manière de penser est à l'opposé dti tempéra

ment de cns tribus, naturellement joyeases et avides de vivrs. 

La plus grande partie du reaaa oonsiste à décrire cette Joie 

de vivre^ au cours dés petits événements de l'année. "J'ai 

montré les noirs tels qu'ils étaient, dit itené Maran, et n' 

ai point voulu faire de polémique!" (l4). 

Si, de fait, le roman lui-même est objectif comme "un 

procès-verbal de constat" (l4) et insiste plus sur la vie quo

tidienne des noirs que sur leurs récriminations, quelques pa

ges plus violentes et surtout la préface en font néanmoins 

un livre "engagé". 

Dans ses quelques pages d'introduction, l'auteur^- qui 

s'est effacé entièrement derrière son personnage -, confirme 

les rfproches de letouala. '̂ n tant qu'administrateur, il a 

eu l'occasion d'apprécier les méfaits de la colonisation t 

"Cette r'gion était trl-s riche en caoutchouc et très peu

plée. Des plantations de toutes sortes couvraient son étendue. 

Elle regergeait de poules et de cabris. Sept ans ont suffi 

pour la ruiner de fond en comble. Les villages se sont dis

séminés, les plantations ont disparu, cabris et poules ont 

été anéantis. Quant aux indigènes, dtbilités par les travaux 

incessants, excessifs et non n'trilués, on les a mis dans 1' 

ris) caisses. 
(13) "Batoualà". p.99 
(14) Ilutreticn avec U. itiaran 
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impoeBlliilit^ de consacrer à leurs semaillea, mtme le teaps 

n^Scessaire. Ils ont ru la naladie s'installer chez eux, la 

famine les enrahir et leiir nembre diminuer." (is) 

oans dottte|l * OuLangui-Chari était-il particulièrement aal 

desservi at organisé, car l'auteur insiste sur la négligenfl* 

de ses collègues, leur immoralité et Ipur cynisme i 

"Ce sont eux qui assument la responsabilité des maux dont 

souffrent, à l'heure actuelle, certaines narties du pays de» 

noirs. C'est que, peur avancer en grade, il fallait qu'ils n' 

eusnent "pas d'histoire... Ils n'ont pas eu le courage do 

parler, t.t, à leur an<̂ -raie intellectuelle l'asthcnlo morale 

s'ajoutant, sans un remords, ils ont trompé leur pays."(16) 

Aussi René Maran demande-t-il à ses "irères en esprit, 

écrivains r!e France" (l7), de faire <'cho à son tt'moignago et 

4e prendre des mesures sérieuses : 

"C'est à redresser tout ce que l'administration désigne 

••us l'euphémisme "d'errements" que Je vous convie. La lutto 

sera serrée. Vous ailes affronter des négriers. îls.Vous sera 

plus dur de lutter contre eus que contre dos Lioulius. Votre 

tâche est belle. A l'oeuvre donc, et sans plus attendre. La 

France le veultl " (lê) 

Pauvre <ien(̂  Maran* C'était se iaontrer bien optii<iisto 

que de croire naïvement que le témoignage d'un honnête hom

me allait bouloverser le désordre établi. Surtout quand il 

s'agissait d'un noir, et tout soul. On lui fit bien payer son 

audace, pourtant son livre ne fut pas pordu! 

(15) "Batoualâ". p.16 
(16) iliiiL.» P'I^ 
(17) ibid.. p.13 
(l^) ibid . . pp.14-15 
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1.1 O I S I T F B 9 S 

A« eantrairs de "Légitia* P<f«na«* t 
priaavtl du eultural* -

Attitude envera la eaumuniana* <> 

Interprétation du aurréaliana» — 

La pa^ala africaiaa traditionaalla* 

"Légitima P^faPff*» revue fSea étu

diante antillnia de Taria, n*ant qu'un aanl nun<re. Maa* 

que da aubaidaa ou Manaeaa gauTariiamantalaB» on ne aaltS 

Mala le grain 4tAit mttmi et 4aa réaationa allaient aattra. 

C* était l'aaaentlel. N'aTalt-on paa d'aillenra, aTaa beau 

eenp de préToyanae, averti le laetenr x "Cette petite re~ 

Tue, outil proTiaoire, a*il eaaaai noua aanrana trouver d* 

autrea inatrumenta" (l)« 

i l ) "Mgitiae Péfenar*. avertiaaaMent, p.l 



•3. 

L« frenp* 4*^il«a&« t4ro eontinna «l*«xist«r «t d« d^f*»» 

dr« 9» praiiqa* id4es «xprin^aa dans aea naaiteata. Il 

<(vailla la conaeiaaee da Jaunaa africains mi aatillaia» qui 

aa graapi^raat aoaa la diraeiiea d« L^opold S4dar Saaghor, 

•^algalaia, et d*AiB4 C|aalr«« laartiaiqaaia. Il y aralt là« 

•aira auiraa» la guyaaaia i4oii Daaaa» l'antillais L^oaard 

SaiaTillc, laa a^n^galais Birage Diop ai Oaaaaaa Sae», «i «a 

]>atii Journal saaa pr^taniioa, *)L*4tttdiant noty*. propagaa 

las problj^raaa qui laa pr^aseupalent. Il allait leur parmat-

ira da eonatatar qaa aas quastiena iat^rasaaiaat la raca 

aoire tout anti^ra* 

" 'L'îtadiaai aoir* at «Uxitiaa l^éfai^fa*. dit Saagher. 

(s) raprtfsantaient raapaeiiTement laa deux tandane«a antra 

laaquallaa ae pariagaaiaat laa étudiants"* ai las deax re<» 
•aas aTaiant aubi laa ataas influaners» allaa aa difflraaei» 

aiaat pourtant en plusieurs pointa t "L'IltnfUaot aoir affir-» 

aait la priorité eaaaa la primaatë du eulturel* Peur aaaa» 

dit aneore Songhor, la politique a*4tait qu*an aspaet da la 

culture", tandia que *f«<gitiaa P4faa»a aoutaaait ... que la 

révolution politique devait pr4e4dar la révolution culturel» 

la» celle-«i ae daveaaat possible que si l*on aeeoaplissait 

un ehangeuoat politique radioal." (^)"Maia quelle révolutiea 

palitlquaf daaande-t-il alera. Moanerot et ses sais ne voy

aient la salât que daas la eoaauaisas» et, par eonsAquont, 

daaa la lutte anti-eolenialiste. Je aoto eepeadaat que eoa 

earieux révolationnaires ae pr$Raieat pas 1 *indépendaaso 4a 

l'Âfrlque, eaeore aoina celle des Aatlllea. C*eat dire qu* 

ils sa contfîntalaat de répéter lea alogana ooaaaaistes." 

Il est vrai qn*Eileaae l>éro *t ses eeuinagaons avaient 
surtout r«teau du oonauBiano la latte dea elaaaos et ae mai» 

taieat pas oaaore en oauao la Aoaiaatioa fraaçaisa aur les 

(2) L.S. SENGHOa t lettre de février 19ftO. 
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0061 Jt̂f-ïA j »i> i HGU9NaS*fi*1 (fl) 

• •X ajceaitâ) «^jod sfv&avaj ««^Sfonsv^s sap sm^ai •«•xx*Tvax 
•>o»X^a«,x *** 1* J[«a4dX« adt^^8|9««i »p aamaa^ us jr-npfuox 
»ea aax^înad sax ajaA.na aj|aAap aaa aauad afvSuajt^ aiufunn 
~Bio3 »i» X (f;x*d ••881 «««îaaïajv aauaajjjij •mjjiVj) 

^u»xom aafjnDtf ^ ai^iant. «a auvp *^fJO^ XI 'Saô! a» 
ax «i^|nb 4JC|««y3*V aaixanbaax anad aaeafajt aap aun >aa,3 ̂f>̂ 

,,5a»»d «AI «J^îdïiia a^^an ijoj^ (e) 

—^awjiad '^aqaaaqaaJt ap aevai/ja %aaMinjtr|.aaT un^ 'apaq-^^m aan 

•aivoo ^aa«axx*fauafX«T**" *l ^JifVjnaoa xi '(9) M*I<1*T 

•VA ^a»sax X**'>*ATun anbxqdeaaxxqd-oafJto^a f q aaxa^9o.> aun ua 

aajaav^q'^ aaa ja«jajau«a^ ^ asuapua^^ «x a.) - MT^HT^^* *l 

auvp aia^n-xtix îia^xaqnoa ax **^n anmoo - jiafj;» ^najc^l^jtd 

*a|>oxa^p| u« anafxjcvw «x •i*'TJtfiP * x*v<>T 1?'''̂}̂ 

*X^<tvd ananv i( jc«po;j(BX,a ap «anj^aa XT*^^ VX" Jinod ïaa,^ 

•aoEfou aaxdnad aap j^^fu^xP *l Jtf9An9WJLd ap axqT^^^i*"^*> ^î"1^ 

-f fnb aa ^tt<>niaxnaa ^aaaafatoqa £ 'aaai^aaxa^ 09xv ^uapfaao 

,X «P Bauî«,ïoda9>ao8 aanaxvA aaj» aan ^'jti'.îu i^nwTP^^Mil» *9 

«nojcS ax »nb aajp ap a^anf anxd xi^^T^J'** ^na^ 

• 4 
• 

(g) ,•aax«fuapfaao sunaxvA aax aa^no^ *^aav 

«aAtiuai aafaïajid un auap <aaoxaanodaj( anea anb afpaa^ **• an 

•>8|x*^"^S %* ama|ani»03 up mQU n« '^aapfapo,x aatt^vj 

-•d«8:|.riaa ajnaxaA aap «laa n« ^uapxsaotl *9 *•!x).Tf«x^ 

a^nafUA aax ^aaxvaaaedaj afva aaa %9 ^ajtauuof^H t «|oxanxd aax 

•>X*tP ^va^na^ BJnaaa«iaana aaa anb x««4«a XT !•aitaxi'*'^ 

apuvjrS ajtna^^anxd t; auo|^nxos ap af^ya aaffaïajrd aan «laaadaad ap 

a«fj^« ax na »xaA» ^aa«aj^{y a«x*|»j»'la * 7.e$l «» *«»«<i9P ••• 
<|i«b ^T«^^ aa,a no (^«axfroxoa --«i; ap «ouaxasaea ap aafad «| 

anb ^aapnadaa auo^noCv *(^) f^^^^d *̂P a|«5u»aj; attovSjio xna 

afainea ^namajittx^aa ^aoa axaobfaf^aan aa^exanmcroa aax **<xaa 

-na x&<liP*<<^opnv '(e) 9A»I»J. anaAn^x «noo •nb |aa|« *aaxXT^vv 
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tant ft« r«iioii»li««r VB« r^Telio spontané». Appllq«4 aux eo~ 

lenios, lo seeialismo faisait apparaîtra q«o los rapports do 

l'homme aToe la nature (éoeaomia) et de l'hosme OYoe ses seai— 

blables (soeiolofi») y étaient ontaehls d'une triple aliéna

tion t politique, ^eoBonique et culturelle. >t eela à cause 

du «apitaliame européen, dont 1 *Inpérialisas n'était qn*«n« 

extension prévieible t l'exploitation de «laase à alasss de* 

•enait une exploitation de peuple k peuple (î). Cependant, 
Bous avertit Senghor, "s'inspirer dm soeialisae ne consiste

ra paa k adepier Je ne sais quel "dogeie tB«rxiste*, à eiaprun-
ter des solutions europ^enaes toutes faites" (8), nais à 

"analyser dlaleetiquemont notre situation eonerote ... de në— 

fro-afrieains, de «algaehes, d'ee^^aniens, d'aàtillais eolo-

nisés (o), et à trouver aux problèaes "une solution origina

le, fui sera seuie effieaas" (lo). 

Ainsi, L'itudiant noir reoonnaiassit que le soeialisa* 

^tait valable en tpnt rine *n<'thode de reeherehe" et "techni-

q«e de révolution politique" (il), sais il lui refusait tou

te ingérence dans les dOBsines philosophiques et religieux. 

* La "u«taphysique marxiste", rappelle Seaghor, est l'oeuvre, 

non de iiarX| B M I S de eertaias 4e ses diselples ... L'objst 

du sosialisbis n'est pas de eonnattre l'essence, la shese ea 

soi, mais le ph^noa^ne; ce n'est pas de philosopher, e'eat 

d'agir." (1:^) ii^^serve fort eoiapréhensible ehes des hesaies 

en aajoritf spirltuallstest C'est pourquoi ni Senghor, ai 

Saaas, ni Birago Piop, ni O^snane Soee ne furent jamais par— 

tiëana du eoBauniaae. C^saire loi—aSae n'y adhéra que dix 

ans jln» tard, peur revenir à ses positions premières trois» 

années yprèa i "«^*ai acquis la conviction que aoa voies et 

eelles du eoaauaisae tel qu'il est ais en pratique, ae s* 

,7) I M i i , pp.8 et 11. 
i:) > bid. . p.14 
Q) ^bld.. p.13 
10) lbi<', . p.14 
|ll) ibid.. p.4 
12) ibid.. p.12 
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confondent pua p«r«s«nt at aiaplaBiant ... Nana, hoamea da 

eèal«fir,... nTons dana netra eonaoianea, pria poaaaaaian da 

tant le ehaap da notre eiagularit^ ... Singulnrit^ da notra 

*Bitaation dana la Houde" cjai ne sa confond avee nvlle aatra 

... de net probl^Baa qui ne se ran^nent à nul autra problè» 

•a ... de notra bistoira« eovplaïf da terribles avatara qni 

n'aprartlennent qu*à elle ... Qai'ea r^anlta—t-ll, aiaon qtta 

aea roiea Tara l*aTenir ... la Toia peliiiqna eoaMa la Toia 

culturelle, ne sent paa toniaa feitea} qu'allas sent à d̂ -> 

eouTrir, et que les «oina de eatte découverte ne regardent 

que nous T" (13) 

• 

• • 

Qvani an aurr^alissa, il ne fut plue considéré par 

» I.tâdlant noir* «oaïae "une *^cole et nn •attre" i "Noua ae— 

eeptioaa le ï^arr^aiisiae comme «n •a/en, nais non eease «ae 

fin, cenne «n allié et non eeane aa aaftre. Keas •eulione 

bien non* inerirer du Sarr<^al 1 ane, aais uniquaaent parée que 

l'éoritnre aarréalisie retrouvait la parele aiigro-afrieaine" 

(14). Pe fait, Sengher at laaas, bien qn'intiaement liée 1* 

«a avee Philippe SeapAult, l'autre avee Robert Peenea, aa pra

tiquèrent que fort pea le surréaliaae, et Céeaire lal-ntSaie 

ne l'adopta eniH^reaeat qu'à partir de la guerre et aurteat 

peur lea rnlAona que nous aaaljraeron» «n détail dans notra 

treialèae partie. Tous troia fnrent touehés alora davantage 

par l*(^aprit r^voluti ennaire da surréaliame que par aa métho

de (itt) et ausai par les traits eoaauns qu'il présentait avee 

l'art ai la po^aie nègres* 

13) A. C L B A I R F i * gtirw & intirice Thorea". o. o y. p. 7-8 
14) L.S. SINOHOR i lettre de £<vrier 10»0 
lâ) Cfr noire chapitre I2I« 
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Le grovp» «'Ini^rfiSAA dose YiTancnt à IM pa^aia afrieal'» 

aa traditionnelle. Sanglier» par ez^'Biplat tradaitiait ea fraa» 

faia des paànea aériraa (lô)« dont on retroave d«a réalniaoea-

«aa dana saa pre raa aréations} taadia qaa Birago Piap trana» 

arivait laa aantaa d'Aaaden Kouaba» griot éa aon villaga (17) 

héon X^aaaa at Aia^ C^aaira» da lear e8té, déconvraient 1* ri» 

ehaaea d'une littératare non oaeidantala qai eharaait laar 

laaglnatiea at ^pansait aienz le rjrtliaa da leur aanaibilité. 

Daaaa «r'arlTait, an 1944, uaa aaite da eentea Guyanaia (l^) 

ai da larieaftnta "Fâ ifî ff n&i^raa tnr daa aira africaina* (19) • 

Déjà an 1937, dana "UgaÈSXSL" (^^h il »vait cherché une 

faraa littéraire qui aa rapproehfit daa paiaaa nfrleaina 

«hant<^a at daaaéa (21). 

Seaghar affirae aToir été plua aarqué par cette littf'^ra-

tura de aon paya quajpar celle de ^'ranee t *L>a Térit^ aat qua 

J*ai aarteut lu, plua exactement écouté, tr»aaerit at aa»-

aaaté daa poiaea aégro-»afrieaias. Et laa Antlllaia qui laa 

ignoraient ~ C^aaire n'était paa de ecuz~lk •> les retrou-

Talent naturel 1 aaant ea deaeaadaat en eux-^aSaca •.. Si l*aa 

Tout noua trouver daa aattraa, il aérait plua aage de lea 

•haraltar du cSté da 1 «Afrique* (&£). 

+ 

C*«et ainal qua Sanglier aa ait k liStuda daa atrne-

tnraa élu laagaga poétique âa 1 * Ouaat«>af rica i n et il n*eat 

ipàa inutile de réaumer aaa déaauTartea, car ellca allaient 

initier lea aatrea pa^taa antillaia | una Afrique qu*ila 

araient perdue* 

(id) La a^rère eat 1& lAngue d'une trlhu a^^négalaiaa dent 
eat iaKU Henghor* 

17) Vair la d^^finition du "griot" page 17 an nota. 
lé) Léon DAMAS » "Veilléea aolrea". Paria, Stock, 194f 
19) Paria, Quj l.$vf iiano, IÔ4«, 
20) Paria, Qnj hêrji Maaa, 1{>37. 
21) Sur la paéaia da Saaaa, Toir natre chapitra X, 
22) L.S. SBITffiOIt I «Itkleaiciuea», Taria, Sauil, 1986, 

Pastf^aa. p.lOT 
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L*ftrt aJkgr»» disait ^Sanghor, et aingol 1 èreaant la p«4«i«t 

•lalblft* ... "aaim^ par tas toreaa itiTiaiblaa qai r^gisaant 

l*liaiT«rs" (23). l.«raqu« l'artiste aat «t il l*ast par 

l« ryihK*, il entra en relations avee ees forcée eoaaiquea 

•i teate de les oxt'rioriaer dans son oearr*. *£B Afrique 

noire, toute oevsTre d*art eat, ea atae tempa, opt-ratioa «a-

gique* Il s*afit d*enferner une leree ritale daas une cavelep» 

pe eenaible, et de la déeleneher, au aoaent propiee, par la 

•erta de la danse ou d* la prDtre" (^4). L*artiate B*a dono 

pas «n vue une "oeuvre d*art" Talable par sa seule beauté 

femelle. Il ne tient pas noa plus à représenter les objets 

réels, mais vise à eapter lee foreos iavisibles pour les 

aettre au servies de l*heMS. Un tel art «fit fonetionnel, 

Jamais gratuit! (^5) C« qui ne veut pas dire qu'il ae se sou-

oie qu*aceessoireiaont de la beauté S Le noir assimile beau» 

té, boBt4 «t effleaeit^ i c'est seuleneat paroe qu'elle est 

belle que l'oeurre â*art peut4ttre effieace (£6). L*art de

vient ainsi, pour l'Afrieain, *eeanftissaae« et explieatlon 

du monde, e'est-îtoâire de la réalité qui sou.<s<-teBd le monde, 

de la eurr/alité* 

Pe là provient, <)«ns la littt^rature africaine tradition

nelle, l*«>Bplei tHe ee que Sengker a appelli 1' "i^^iage-analo-

fie*, o^ le BOBS prime le a;ignf i "L'objet ne «ignifie pas 

se qu'il représente, mais oe qu'il suggère, ee qu'il er^e* 

L'^l^pbant est la Fores; l'araignée, la Frudenoej les eornes 

sont Lune, et la luae, F<«eadlt<. Toute repr^s«*ntatioB est 

(23) L.S, SRNGHOR t 'Langago et poésie ttégré-africaine*. 
eonfirenee inédite, pp.7—a. Voir aussi *Lee lois 
de la eulture négro-^^frlcaine". (^nna le m m é r e 
speoial de la revue "'réernce Africaine* eonsa-
or^ au premier eoagrès dos i-erivains et Artistes 
noirs, B*»-9-10, Juitt-novumbre 1096, p.51 

Le &«P«TE]^PELS a M o n ais on luni^re 1 ' isiportanc* ex-
•optionnelle de OWH forées vitales dans *La pbl-
^osopkjie bantoue*. Klisabsthvil le, dditions Lova-
lala, 1845, r éûiXé à Paris, Pr<senoe Africains, 
1 0 4 9 

moral*, "plus réel que le monde 



•st lm«f«, «t 1*-.vdii-g» 9mt n«n pas «igaot nais aaBa, e*eat~à-

dira ajraiVole, id<agr«Ma* (S^)* 

Caite intarpr^tatian s*4tand à toua les ^liaaata Au lan-

fafa - qttalii^a aansuellas in «ot «t 4a la phraaa, tiaibre, 

tan, rythma •> ai à toua eaux daa arta plaatiqnea ~ taaii&rlauz 

eapliy^a (pierre, boia, fer, ferre, fibre...), ligBeaet cou«> 

liiura Ce n'est p«a Indifféramaent que l'ariiate noir uti-

liaa la terre pluttt que le fer ou la pierre, pnr exeaple, 

mais parce que ee aat^trinu, dans tel oaa précis, est seul «a» 

pabla de aaislr la *stirr^oIit4* qu'il entend exprimer. Da al-

ae lorsqu'il donne & aon oeuvra telle rouleur ou telle foras* 

Cala non aeuleaeiit p«ree que les natières, les eoulears an 

les faraes sont ù&B syraboles («aaas ehes nous la blsaaheur 

d*un« robe ds uarile syabolise la virginité), étais parce qu* 

elles «Àgisssnt aagiqaaaant et paraetteat aaulea de capter les 

forças secrètes la natars, de les obliger en quelque sor

ts à prendre une "enveloppe sensible". C'oat la fanetion 

prlnelpala dea fétiches, aasqnss, ststues dss ancêtres, «te... 

abjeta ariistlquee et religieux à la foie, Isa deux donaines 

n'étant jaaais s4parable« loi. (29) 

(24) L.S, SBNfiBOK t "L'art nf ero~af r i ealn*. conf^rr>nae iné
dite, 195&, p.l<» 

(26) iMâj.. p.» 
(20) Noua parlona bien entendu iei de 1'"eeurre d'art", non 

du grl-gri que le sorcier rend puiaaant par d'autres 
asyens. 

(27) Conférence eités, p.lO 
(28) ibid.. p.11 

(29) Fsur donnsr un sxeaple faeil«aent eoapr^heasible, aoma 
preadrlona volontiers eelni de notre anneau de aariags. 
L'anneiMirepréaente 1» lien qui unit les ^poux et l'or 
indique leur fidélité Inaliérabls. Umiu ce ne aent pour 
noua que ayabolea, langea non effleaocsj tandis que 1' 
Afriealn — K supposer que ee eymbolisne soit égaleaent 
Talable pour lui, se que noua ignarans -> eaploierait pré— 
• Iséaont oettr forae et ee B<'t&l pour ''prendre au plèga* 
Ica forcée invlsiblea qui donnent à l'henne la fidélité 
dana le aariags i ealnl qui porterait est anneau ne ei-
galfierait paa Bevil«a«nt aux autres hoaaes qu'il sst aa-
rié et entend Sire fidèle, ania la force aegiqneaent en-
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8«Bflt«r Bdtis ̂ .it que "tout langage qni n*aat paa fabula-» 

tian enBUia» ear 11 ne toueha paa la aanaibllité» Blan aiaux» 

la N<gro-afrieain aa cooipraBd paa par«il langaga" (30). 

Blan entendu, il faut entendra eaai du langaga artlatiqua* 

Dana la converaatien courante, le noir désigna par aaa iOta 

dea objata parfaiteaeot eencrata» «t laraqu'il dit "Cat ar* 

bre aat haut da dix Hitrea*, il na Tant paa dira autre ehaaa 

qsa aaua. Maia le laagaga de l*artiata, lui, èolt taniaura 

Stre eeB|>ria k la BaBikra da naa fablaa. Laa Strea at laa 

ehoaaa n'y sant paa pria pour eux-B^naa, Baia paur laa id^aa 

qB*ila éraquent. Tout eamaa, chas La Faataina, la ohlBa da la 

fabla rapriaanta la faraa orgueillenae et le roaaaa 1*1I«B1-

lit<^ et l'apparente faibleaae. Ilarsia lea fablea, aà il aat 

arerti dos l'enfanae de eette aignlfleatlon aecanda, l'eeei-

dental a généralement perdu In coBpr^henaion apaatastfa de oaa 
r 

ayiabalea. Kt e'eat la grandeur dea pa%taa medarnaa <!*aTairire.tr<w«e 

le "Bianda daa cerraapaBdaneea** dent parlait Bandalalre. C* 

aat aneai leur drame, pniaqu'ila ee aent ainai farmia au 

publia papulaire et ne aont plua acceaaiblea qu*à une 4lltaS 

*L« l'rançaia, eonat.cte ^aagher, éprouve taujoura la beaoin 

de aanmantalra, et d'expliquer le eena daa imagaa par dea 

•ata abatraita. SaraBeat pareille ehoae ahaa le pa^ta a^gre { 

aan publia paaaida nafTement la daubla rua" (3l), aar il 

aat "initié ... daué da cea yeux intérieure qui percent laa 

Buraillea" (32). «Il n*«at paa beaoin, dit-il eneore, d'ex

pliquer qu'elle eat inaadéa da joie, la jeune fille qui a 

•u aon fiancé triaaphar aax Jeux gjaniquaa at qui ahaata t 

(*.*• fara^e dana t'anneau aérait aeaaéa lui daaaer r/elle— 
aent aette vertu* 

(SO) L.S, 8BMQ9KOR t *L*i>rt n-^gre—af ri cain*. o «e « . T>.11 

al) Le Mt«a X "Lanyaff gt paéaii^ n • gro-af ri eaine*. e.e., p. 8 
32) ibid.. p.7 
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" Je ne doralrni p»lnt{ sur la plaoe, ja ralllaral 
La iam-iaM da aei aai partf d'un colliar blaaa. * 

Ki q«a la janna hoama ehaata la nablaaaa da aa flanoëa« 

quand il dit t 

* L« ehania blfnrqna au ailien da la nae 
Caltti d'vna hauta ataiaan, Ja na 1» a%da à paraoaaa*" 

(33) 

L* inaga^-analegia que noua renoua d'aaalyaar aat prooha 

4a ealla utllla^e par las aurréaliatea oeeidantanx. Et patiir 

tant Saafhar a raiaaa da dlatiaguar la aurréaliaaa africain 

da oalal d'Enropo» 

£a offat, qua diaait Brataa 7 "L'aaalagia pa^tiqua» écri 

Taitoil dana "Signa aBcendanf. a coci de coaann aTaa l'ana 

logie ayotiqua qu'elle transgreBae les loia de la didaation 

pour faire appréhender à l*eaprit 1'intardépaadanaa da daax 

abjati da pesage sitnéa aur daa plana différente» antre lea» 

quels le fonctionnenent logique de 1*esprit n'eat a^ta à Jo«» 

tar aucun pont, et a*oppoaa mSne, a priori, k ea qua tout* 

osp^ee de pont aoit Jet^* L'analogie po<'tiqua 4,^tt\f^ foaai» 

èreaaai de l'analogie ayatiquo an oe qu'elle ne prësuppoaa 

Bvllanont, à travera la traae du sonde riaible, au unirora 

inriaiblo qui tend U ae^anifester. Fila aat tout anpiriqaa 

dans aa d^Hareha." (34) 

Sanghor a'appuia aur ces phrasaa paur affimtr q«« 1« 

•arréaliasa africain, au eontraira «'o l'Suropéon, *pi>4aup* 

poaa et manifeste l'univers hiérarakiaé dea forées Titales" 

(Si).Maia la texte de Breton oat peu clair, car, abnubill 

par aoa appoaitian à un unirera religieux pour lui inaxia— 

3-) iMA'» PP.T-8 
34) Cité par L.S.Saagkar, |bid.. p.lt 
ift) L.S.SLNGHOB i "Lfta ïotf de la culture n/^frf'-africaiao" 

JtAft*» P«6» 



tiiiit et tin» l'analogie poétique ne a&urait dona révéler, 1' 

autenr B<^fligr nn «titre ^ttuirere itivieibla*» (lUe le Surréalia-

ne ee prapaanit en prcnier lien tit llbt'rer t 1 *Ineonacient, 

peuple de pulsiona "tendant Ik ci; nanifeetar" datie laa aetea, 

les rtTaa, les pénales... L*at3l>ltiou du pa^te Ta)r*»t at d<«> 

ninrc*» telle que la eaneerait Rinbaud, n'aat-elle paa da 

•*appraprier Ica elafs de «et unlTara? Sa défitaraha aat dana 

parallèle K eelle de l*artiata noir. 

Maia elle ne lui est aepandait paa identique» puiaqua la 

••Bda iaaenaeient est «ubjeatif, pajrahalagiqua, taadia qna 

l*art africain tenta d*appr<<hander no donné religieux» peu

plé de forces objeetires extérieures à l*baniia. C'eat à aav» 

aa de cette différence qaa Hangher arait raison de diatinguar 

les deux surrialiaaas• 

C*eat aneai parce qu'ils ignorent tout de aet inaenaeiant 

K d^eouTrir que la a^thada das surrâaliataa europ^aBa na pa«i 

ttre qu*enplrlqua (écriture autanatique» traaaarjptian daa 

rtTes» «ta***) t<a« Afriaains» au contraire, ae treuTent 

plongera au aein de forces eannues, auxquelles 11 leur faut 

partiaiper ou nu*ila deirent a'attaehar par daa ritaa pr^-> 

cia» aotanaent par un rytbna iapërlaux. 

Ce sont Ikf noua ifaableot-il, les vraies diffiraueaa 
entra la «urréallaaa eurapien at la aurnaturiaaa nègre (36)* 

Il n*en demeura paa sains qu'il x a là une rencontra ëton» 

aaate dont lea artistes eurap4ens furent les preaiara k a* 

^BarTelllar. Lt ee n'aat pas sans raison qua Sanghor dit» 

aTac Madeleine Rausseau» que "l'art uigre répond à la défi-

nition oentem orslne de l'art" (37). 

• 
• • 

(36) La met eat de ^eaglior» qui rav t narnuer qua l'art nègre 
n'est pas initatian de la nature, naia appréhension du 
suraetural• 

(37) L.8. SKMISïOR t "t'art n4gre~af ri ca ? n*. o . c . p.» 
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*L»Btmliant noir*, on lo Toit, prenait âi«taa««a ém 

tentas le» râleurs oeeidentalea, nSme les plus r^^relutiennai» 

rea, peur eesajrer de retrouver "les râleurs de la n^tgrituda"* 

C*aat ail ee sena qu'il prênait une r^rolution culturelle pré

alable, ear,"aeaKeBt Touleir notre indépendance politique, ai 

noue n*aTiona foi dana les râleurs de la négritude Nea 

artielea allaient teu» dabs ce sens* Naturellement, Céaaira 

menait la lutte, ar^nt tout, contre 1 *aaeinilation dea Antll-

laia* Pour Moi, Je risaie auriout à anelyaer et à exalter 

lea râleurs traditionnelles de l*Àfrique noire" (38}* 

La groupe de Sangher allait donc beeuceup plus loin que 

celui d*Etienne ^éro. Tout d'abord il dépassait le partieu-

lariaaa antillais ou afriaain en forgeant une sSae ayatiqua 

peur toute la race noire (30)» Ensuite, il peuasait sa cri» 

tlqme de l'Occident jusqu'aux idéologies européennes qui net» 

talent l'Occident en question t le eawraaiene et le snrréal^ 

liane. £nfin, il désirait ardeament retrourer le patrineina 

daa ciriliaationa afrieainea. Cette dernii^re différenca était 

la plus originale* La présence d'Africaine dana la groupe aa 

fut aertainoBent une des causes profondes, mais il ne faut 

pas négliger la réritable "quête de leurs sources" entrapri* 

•a par Césaire et Danaa (40).Ce dernier s'informait auaai 

bien auprès dea Africaine de toutes eonditiona qufil peurait 

rencontrer à Paris qu'aux cours du profeaaeur Kiret (4l)'C* 

est dana ce but qu'en plus de aas recherches littéraires, 1« 

groupe tout entier ae plongea dans l'étude des ethnologuaa 

africanistoB, dont noua alloua azauiner l'influenea* 

18) L.S.S£N6E0R t lettre de férrier 1900 
89) Relevons ici une erreur dans l'étude de Mr.VlATTE : 

"Histoire littéraire de l'Amérique française, des ori-
gines à 1953", Pari s,PUF,1954. En page 510, il y eat 
dit qu'antre 1640 et 1945 "Guy Tirellen a partagé du
rant la guerre la eaptirité de L.S.Sanghar, la théerl-
eien de la "négritude" t par cet intermédiaire, la lit
térature antillaise ee soude à celle de l'Afrique noi
re." - Nous arens ru qu'en fait la dite "soudure" arait 
eu lieu pria de dix ana plua t8t. 

(40) Véaaire nous dit que e'eat par l^enghor qua l'Afrique lui 
fut rér^lée* 

(41) Entretien area L.Damas, en Juin 1959 



«•^•fH U9i%%9f ««faiid *«««ai5tM i assojVl'KI ••îJni»î? (z) 

"jl aap dneaaaaii «nad ^«ajiui^Aap <|* 'l^vi aji|ait a^m^ipa^y 

aai Jii»d «y^aavaiaa ant %u9xnj (^) aaaoj«x«(i aafj[nv;« ay 

.WmrfJfTFf, ^a ({)»au|vaf4;v n«n»«HTATs> »l ap aaio^am. 

*aa];aaqajj afi ap aSajiA«a|i • aanaSnla^oi,p aii|d %9 ^t^|A 

»l^9apqa,p aufd aaAV 9f%%%m%Âd a^fp aafdaad «ap ^fa|4«d affaf 

-ooif^afp afaaf anaABoa af «aax^aadg ap %9 aaauiqag ap *miug 

-iCA^l ap 8a|«iayi|^ «af :;^a«aa«dya 

- ponajff %9 a^^aBtTA«t*a 
- Xpjvii*^ - aaaejaiaii « «nivaqajij 

t aaxv]fafxoa-^ad BauT«af4|a 
anaf^«#1XfAf3 sap uaf^«afaaiaAan 

ti« i n 9 4 d y ti 

*Tï7Â WiflTm 



risaiont un pauuA ptitunàn umnm ini^rtt. A leur lumière, 

dlsaipaient les tares injusteaent attribuées à la raaa noirei 

peuple sans histeire, mentalité prinitiTs, idelttre, fétiahla» 

te... A eea alaganat Frebeuin» répandait qu*à la fin du koy» 

ea^Age, lea preaiara navigateurs européene déeonvraient dana 

l'eneian RajranMe du Gonga (3) *une foule grauillante habil

lée de soie et de Telaurs, des Grands ^tats bien erdienn^a, et 

cela dana les noindrea ditailsf daa souTsrains puissants, ries 

industries opulentes. Civilisés jusqu'à la neelle des ost*(4) 

Que dire alera doa peuplée de 1'ouest africain, eux ausai dé-

•eaibrés ens)^ite par la traite dea eaelavesS Frob>nitts ltti-> 

silse, lorsqu'il pénétra en 1906 dana le territoire du Rasaal» 

Sankura (s), trouva encore *dea villages dent les rues prin— 

•ipalea étaient berdéas de ehaqne cSté, pendant dea lienea, 

d« quatre rangées de palaiers, et dont lea caaea, ornéea eha-

aune de façon eharaante, étaient autant d'oeuvres d*art. Ait«» 

e«n haïaae qui na partit des arase somptueuses de fer ou de 

«ttivre, aux lames incrustées, aux aanehea reaeuvertS'-de 

peaux de aerpcnt. farteut dea veloura et des étoffes de soie. 

Ckaqna «enpe, abaque pipe, chaque euiller était un objet d' 

art parfaiteaeat digne d'Stre comparé aux er^ationa du stjla 

roman eurapéan... les gestes, la» aaaièrea, le canon «oral 

âtt peuple entier, depuia la petit enfant Jaaqu'au vieillard, 

blaa qu'ila deaeuraasent dana dea liaitea abaoluaeat natu

relles, étaient eapreinta de dignité et de griea... "C^)* 

Frabeniua retrouve dea traeas de cette «tae culture dar.a 

l'Afrique natière. Après vingt annéee d'expéditions en Vgyp<» 

te, an Afrique du 8md, au Conga, au r^ahaaey et au Nlgela, «a 

(s) Ce royanaa eea^renaît une partie <e l'Angola, une autre 
du Congo françaia et le Baa—Ceage. Cfr la tr^a intéres— 
aante itude de Mgr CUVELIFB t •./'a.ntiiin fcou(i.upn^ d^Ço^go^ 

U ) h. P R 0 B E H I U 8 I J U I A . P « 1 * 
(s) HégioB au and da Cango, eoapriae entre les rivières Xa<» 

aaf (ou Xassaf) et Sankura. 
(e) L. FROBKKIUS i c^.e.. p.16 
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S<«<gftl «t att Savdan, il eonatata qu*ll exista UB« elTllisao 

tien afriaaine partant n%m> trApra" i "partant noua re« 

caBnaiaaana nn 'eaprit*, an aaraotère» une eaaanee «enbla-

l»la» (7). 

"Tant eausarta «M but pr^alat tpce, aêvhr«, tceteniqua* 

VollK la earaetère «lu «tyla africain. Qaleanqaa e*aprroche 

àm lui an peint de la aaapr«ndre tant & fait, reaanaatt 

blaniSt qn'll daaine ,^onte l*Afri^t:tte. aaaime l'expreaaian 

•tua de aaa ttre. Il aa «anifeete dana lae geataa de taua 

laa panplea a^graa autant que dans lamr plaatlffuat il parla 

4ana leurs daasaa a a m e dana leure ^aaquaa, dana leur aeaa 

religieux eosum» dana leura aedaa d'axiatenaa, Ifura fermée 

d*Ktat« et leura deatïna de peuples* Il vit daaa leura fa<-

blea, leura cantea de f^es» leura Ilgandee, leura sythaa...* 

(8). 

Kan eontfni de définir aaa earaet^rea et de lea étendra 

à tant un aaatinent, Frabéniua lee rattache direeteaent )i 

la plua ancienne eiviliaatian eannae i ** Si noua couperons 

aea aaraatériaAiquaa avee cellea de l*Kg]rpta pré-lalaHiqua, 

ne vayona—naua paa que la faraule de l'Afrique noire définit 

auaai l'eeaence de «ette aivilisatian partienlii^re? L'îgjrpte 

pri—ialaaiqua ne a * exprine—t-el le paa dans un atyle fipre, •t<» 

•ire, réfli'ehi, direct et grarat" (9), 

Ainsi, peur la première fais, ua asvant eacidental re» 

eannatt, aan «eulea^nt nu*il y «Tait une aiTiliaatian, nais 

que haute tait aa teneur tant aaciala q«*artiatique. Il lut 

denne en autre aas titres de nableaas en la faiaant reaonter 

!b) ibid.. p.l8 « Suivant cette piste, le Sénégalais Cheik 
Aaia DIOF a conaaeré une Tsluaiiaauaa étude, tria de-
auBeatée, aux ariginea nigraa de 1*l'Egypte ancienne t 
"yf^ttona nèi^rga et eujttnre''» Paris, Préaence Africai
ne, 195&. 



•« bureean d» la enltort. Ava« quai enthouaiaaaa laa Jaaaaa 

noirs lurent FrobaniuaS Céaaira at Saaglior eonfaaasDt leur 

pas«iaa à d^Tarar ea livra qui s*asployalt tout au laag à 

••otrar la riahaasa at la aasplaxit^ dea clTiliaation afrl<-

aainaat *^ eetta aéaiiration traaaparaft «neora dana »ainta 

écrits da eaa daux aoteura (lO). 

• 
• + 

C*aat arae la mtma ardaur qua laa Itudianta noira 

a * i nt^rasa^raat à i^auriaa l'alafaasa, dont Saaghor a pu dira 

qu'il ^tftit *le pl«a grand daa afrieaaiataa da ^'raaaa - Ja 

Taux dira la plua aitantif* (il), taa «^tudaa de Calafoaaa» 

4dlt<aa Tara 1»28-I»ft7, aa partirent d'ailleurs leurs fruita 

5|tt*aTae aatte Jarae g<a^r«tion noire, aprèa 1933* 

Plua suparfiaialleaeat peut—$tre que Frabenius, aaia aTa« 

plua d*objaatiTit4 eneora at une aerupuleuae honntteti d*liaa-> 

•c da aeiaaaa» Delafeaaa aondait l'histoire de l'eueat afri

cain. Il a'appuyait aur les traditions loealea et aur laa da-

cunenta laiaa^a par les «sTanta de Tonbouetas, les Mérita 

d'hiatarieaa et géographes arabea du Xa au XVa aièelaa (tala 

Ibn Batauta, Iba Baankal, Ibn lOialdau^ at Kl Bekri), at T^-

riflait souTsDt da anrplua leura tlnolgaagaa par daa reehar-

ehea «reh^alogiquaa. Lui auaal reneoatraft, «n raaaatant Jua-

qu'au Vie aiiele de notre hrtt, des oapirea floriaaanta (Gha

na, :^ali, Gao, I tata «^easi), des dyaaatiea bien établies, 

daa strueturaa aoeialaa et pelitiauea selidaa et un eonaarea 

iatenaa sTaa 1'Afrique du Nord. 

(10) Voir entre autres la plaaa que ^4aaire lui accorda dans 
• a raTua aartiaiquaiae 'Tyot'iciues* - dont nous parlona 
daaa aotra troiaiiae partie - at l'allualan qu'il j fait 
aaaore, en 1*65, daaa le "Pisaoura aur le colonialiaae* 
Paria, rr^aaaoa Africains, p.36 

(11) L.8, SKMGBOR » "Ce que l'hoamo noir aprerte**. in " L ' H o — 
fie da aful»ur*. i aris. Pion,'•1 rs" sences*, 1939. 
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f9mt c«l« aatturiiit *la beniia adeiaisirAtien da l*l.tat, •« 

pr*ap4rlt<, Im ceurtoiaie et la diaciplin« d«a fonctionnalraa 

•t fanTarncura da proTiiuaeaa, l'excellente aitnaiian daa fi— 

nanaaa pvbli^ttaa» la faata «t iMiiquatt» rigauraHaa ai eea-

plâ^tt^a daa r^leeptiosa r^ynl»», la r^apact aeeortf^ aux dt^el» 

• iana da jviatlaa ai 2t l'auiarii^ da aauTarain*•. • i^raf, * V < o 

ritabla Etat dant 1 *arganiaatian ai la aiTiliaatlon sa pau-

•alant bian eaa arar avae eallaa daa rayauaaa Mnattlnana ai da 

bien des reyaunaa ehrf^iiana da la etaia «ipequa (1353), eoa» 

alvt !>alataasa, an prenant panr azaapla le Mali. (12^ 

Pa plua, cat aspira Uandiagua an Mali dant il aatiei qnaa« 

tien *oecnpali à pan pria la atma auparfiaia que l*enaaal»la 

Aaa tarritairaa da l*AfriQua Oecidentala françaiaa at daa aa«* 

laniaa ^irangèraa qni y aant anelaréca*.* La aattre de cet 

iastaaaa Etat noir ^talt an relatiana amiealaa avae lea plua 

granda petantata ranaulHana de 1*Afrique du Nord at natamnaat 

avae le sultan e^rinida du îaroe." (13) 

Î a fait, Palafaaaa auggirait que la -iajaa^tga afriaain 

avait <t^ an bien daa painta aoaparabla mxi attra. Il n'arrê

tait d*ailleura paa là l'aaaartdas pauplaa aolra» qui a'^tait 

paurauivi aalgrl la traita daa aaclaTaa* Laa raia du I^altaaay» 

par axaapla, a'4taiant aertea rendua ellèbrea par laara aa-

•rifieaa hunaina* aaia ila avaient au argnnlaer leur 'tat at 

leur ara^a at adainiatrar leur reyauna d'una façon qui leur 

faiaait honneur (14). Quant au rayauaa du Bénin - la Nigeria 

aetaella -, il "a faraé, dapula Hi>ns douta 1« XVa alàela at 

peut—être dapuia une Opaque plu» laintaine, un Etat puiaaant 

at rffidaat^, aè lea arta induatriela* at notaaaaat l*art du 

brenae at aalui de l'iYoire, ont fleari d*una façon raaarfua-

(12) ^iauriea PXLAPOiSB t «Lea Naira da l'Africua*. Paria, 
Fayot, 1923^, p.«ï 

1^) ibid.. pp,60-ôl 
14) ibid.. p.91 



tQI*<I *'PîqT (91) 

oe'** *'Pi«if (il) 

•« ••••2«x*a*n '•«oi*»«axjj» >Jcix»R - 9«i*d **PTqî (et) 

«>«t «la»JA^jji*, X M >a*pf» <»x «a «itajtaqo 
«•j jttdx ^« ••«•ufj Jia«x *»«a«9yx:^ 4tt«x x»*n9 

• •a ap ajina|8nx«i J«4|Bp« nd aaoA« anojK •» Sfl'd * *Pîqf (fil) 

(os) «i^of^vn^ia aafv «i aavp a,4Anoa> «uox^^ anoa 

•«•« |a *rn0,al> xma|« ^T«; aaoa-aaoTJnvH *afqna a^uaad^X*'^ 

ef«An«« «ap afnd '»nbx.i|Vil «P *P 

*a*3af n^fq Jiaad *>n«j If iix->poadfr<z *9'^u9abyjj uof^Biajfjjv 

a^^aa a^^Jiadda aivnvp «jU a^naaufVAuea a^najul ««unanv 

• (Ql)M4aaaf«anq aaa«a aaj^na xa« ajaaf44|a| ^oaaaxT*^^^*!l*^"T 

aavji aun axi'*^^**'"*! aaçaaiiaia aajil^n aa^^ I iiafiaaab «f aa 

-od aa asao^vx^a *(^l) n**tifq*0 ^\ ^aaXy ^••*j9x%uo9 np aaA 

—na^d Baaa«jqaa]( - aya^aaa^p f%f afaaap «,a «xi* *ajtiou aap 

axioni30XT'*>ciT fi-J^^JJt^fu^ ^H«a;p«>|oga t ajt^idaqa 4a|04«p 

ap •Jt%j% 91 a^p ^{«aadda 4aa^n«,x *P uofanxaw*)* «l 

• ^•aoA«,p *^(OJ[p aa ae afSox^fm^ ««taa^aop «p a^uvfjydn^a 

j^^l^uanb avn„ ^uaaafujnoj ^nb *- vuwqo x*^>^* - aabf^v^fjiq 

*Oti> *%90 *l *P •n<lT<<> »ldm9X9 Jiwd aaaaa %* 

aabf^e|>js *xon^aaxl^9'°f *P a^.axoiCxna a«»nap ^uaanvuao^ 

"f aax<îaad aap^ aaj|o^TJja^ «aa ana ajeaaa ^fVAaoj:^ uo ^no'^ 

^afxwn '(fit) M*^T«'<> «P lo«i>I*»P Jtapaavf aax» «p a**^*!^ 

•>aa,p ajiaixXfW "^P 4aq9«Jtat> jin<*îapa ^aq »x ^aa^> aaauafd 

—aana a|ad aaqaaa aaofavAUT ««p a^xoH «x ^ *a»axt>Af4 ^nafa^j^ 

• axdnad aaa ap ajtnapaaxi^a aax T' *snb i.f«%«i.auoa aaaojvxad 

•(flï) «••f» 

••raaaa aaax9.«axxi^T* aaaafanxd ap aaatax«u« a^fapajtd aax 9»A9 

ji»mii9A\Ji »p aanfxp ^uo» •••Hiufg ap aiBBa^q au|«^Jtaa faxq 

• bol-



••191 ^ C«»l •f •••0 «P •JtlAm»ti «p J»H3 («g) 

•nh ^|«a»ad<I« jinox '«^««A «nxd «pa^f •i*d '«««x^ 

fa«A«a iia,mb laf^A «ivis 'anqfa^ «Jnax *^y*} a^BaH aax 

"^fff >Tviaodd«4 aaax ax«*<>a ntt^%ip9*% a<x «aafO'^am aan ^aa 

-X«AV •XT**^'^ ^aasa^ofav ^aafaAva axi *aa|aa a^asfpa^^ aax 

taox^«M|j|« aaa ap Jfij% ^uajad anb f^Jiad ax ^|«A ao 

Il •X»«»3»lï»»«l 
aaA ap ^sfad a« «Jtaafjuf,p ay^faa^ »*%$tV 

t«d %aa>x4^ai an widuêd aao aab ajt^^aaipa «OTH 
XI '•tt»îA t«*"nT«;<x«<I •"*l'«»fiP 

—aita an *aaajia««:) np aaa««g aax ^aannaa^ji anxd 
%9 aaofaal aap »%90 *l *P I*A '"l aayuaa,p 

anyat^aas aaa a iC Xf ^1*^ ^"^il anaaa 'aaa^fd 
••^aa^ ap jca^aaAOf faaxa^fa Mvf-'^ asu|n& ap 

^««A« va paaq «a xnaf aa aa a«|a| i| ^aa^aaaA 
faozaaa xe '^aaxaad ax fab saaa ^ a«|«aaaaya 

%«a«Qa'|.8ap, X Jtfa'aaj *«a«^Bvaa^f auaf^axo'^^^ 
•Vf toaa %• aaab|faxaqdjoa a|ax aaaax ap x^^^v 

aaf axd«fa •% «xad ^aaxaaaaad |ab aaaaipf aap 
*^aaf|»«%^ aax |nb znao ane> ap ^oanauae^f,! 

aayaiafad ex aaaaqaja ex *aeaax^n<'* ^vap 
•aBOfpx aap x^mzoj !fvaa[a>aa;[j[o» a4|;ta^,x 

faaAaa ajiAXX "i aapoajtdaao ax aned aq«Ae,x f«»" 
-aaijjaa Jtap^^aaad n *anbuoaxanb aayaxaafqfA anf 

<-«aX *Vf^«P T"' aaaT«aaax^aiP ap ap|«,x aa** 'T**i^ 
-fjt ^ao fab «yjc).^ax aap q̂a a^avAoa aap (CS) 
paataïaqa}^ «fi(aa,x (SS) aaaao^-afuo0 «aavat ax 
amaa aavaaq aap ajfnpaad faxdnaxa a«d 
'aa^aaaqaa^ a««aa aapn>y,p aaa^vaa aap Jtfaa^ 

«>afaai %• aan9.f^aaea iajifo%af q, x faf jcaaej^ajt ap 
fjCaaaa f«|f fuop zaaa aa«aa 9%9%'^ aap aaafaafaa 

*Baajiaaaaa4 eaxaas ajtaax aaA« *ad ^ao anaii^xp 
•»a«» 8axx*> *P aaap afaexd aaxdnad sap aabaaai , 

•on 



Il faut tenir compte auesix ôe l'ouvrage de Geor

ges Hardy aur "L'Art Nègre*, raru en 1927, qui infiraait cer

tains préjugés en cours depuis des s&cles sur les religions 

africaines (25) : 

** Pour la plupart de nos contemporains, la religion 
des Noirs d'Afrique, c'est essentiellestent l'ado
ration (les fétiches, des idoles, des images qui 
incarnent les forces bonnes ou iiiauvaises de la na
ture ... il est entendu que cette religion féti
chiste, idolâtre, polythéiste, est en même temps 
pénétrée de totémisme. Autent d'erreurs, autant 
d'idées préconçues, dont 11 faut se (^éliTrer, fi 
l'on veut s'approcher de cette âme profondément 
religieuse qu'est 1'Srae nègre. La religion des 
Noirs d'Afrique est fort éloignée dp cette image
rie grossière ou de ces analogies simplistes. 
Sans doute est-elle particulièrement encombrée de 
pratiques fétichistes et de superstitions; mais 
... elle ne se confond nullement avec elles, pas 
plus que le catholicisme ne se confond aTec tant 
de surviTances magiques qu'on découvre au fend des 
eampagnes ... mieux on connaît ces religions, 
plus on est autorisé k affircier qu'elles procèdent 
d'un dogme commun, dogme qui doit être bien fort 
et bien profond pour avoir résisté à tant de tri
bulations et s'Stre maintenu aussi ferme malgré 
l'absence générale de livres saints. " (26) 

Coiame l'indique son titre, l'ouvrage de G. Fardy met sur

tout on valeur les qualit«!« artistiques des noirs, tant dans 

les domaines littéraires et musicaux que dans leur domaine 

d'excellence, la statuaire. A plusieurs reprises, il insinue 

que "quels qu'en soient les représentants, l'influence euro

péenne apparaît ici comme un désastre pour l'Afrique" (£7). 

Il le dit pour l'organisation politique, pour les religions, 

pour les arts... Cet? épratlgnures aux "bienfaits de la civi

lisation" l'amènent à conoliire que "l'art nogre (est) actu-

!

«i5) Paris, éditeur Henri Laurens, 1927 
ibid . . pp.14 .\ 16 

27) ibid.. p.99 



o«i*<i 'uni (os' 

ee-d ••pT<ii («?: 

• • 
• 

(0€) a'VVBVydoau» ao|^««Aa»^nfi{ ••II» 
«»«d fff «lAD OAOOOia op dues oiq«p|«4t j; ap aoAOi 

-•a o« »p *oa<iiifaby 4n)»t Jnqv^fa op •im9% of 
(•afou «i op «oaix^Oj^ao aooxoj: xn«) Jtoaaep « 

^nit; tlt^^ ^jvaaoooj *>|Jt«,f op ox* 

»|aoxo3 •XO'Iil ano9^ao4TP sj:ex« ^T«%î fnb *jino^nO|i J*'P 

••tto> oa^9,p Vfox ^nj *4o9ap «x oaa|nd no,ab oainaaoo^tt xaod 
*oiib|ajy « odo4a:i oa>aoaao4 «oatfvo ao >«io inb aani^osfx 

<-|AfO oop ^.oo^nuo np 9a^tioafi{d ox ^no^ fB**' ^otmea ag 

*(3S) n'^uf'fP*»! «^«ooiopaoHnioo 

oop |.f«^aoji fait ao oufalioaaos op ^«1>^|X fT*?^Pf' *nb 

-Xij^fXod noT^wj|).a|VTnp«, X JO^dHoa auvo *8aa^dej;n» oojiomieo ap 

9,0 ox4>sapaf,x *P tio|^ii>a«XdnT,x auoaf^jiOiP oo>a«o oop 
f «ootojiqnoafp ox *uo|^«« toof^o f 4i|o «x 4«<l aox»aex aaex9TI*<> 

• op fuenoijao^jPi X f«*«»Ail|4q joaboAttXiP iCp4»H ooSjceoQ 

(9Z) •••«•«•X»»n4q 

OfOodKf ^80,0 oxx® oabx^af^jto oaA op ^arod ao oo 
->ao4^a«oyp oafd f%f oa^9*^a«d • veDa« «oo •*• ^aonoabxjiood 

oaxd ox aaypaoqo « oxx*t"^^ ouoxljpa BOX '««P 1 odioof^i jtvd 

^««oTttoSaeo^p uo <oo9«a «ox ^«««ina^yp ao *ooa^Td ao %a«x 

«*Xfv^ ao *ofoj4«d *il *tl* awvoo *^ao«ioxa8* ^afod oeu 3̂0 

'OAT^IP^cîzo ««x^ f^f * *l*rf *uo f^anjc^oop op 04Anae,x 

yaaomiiioo ^|9A« a«l«i«X ^T^d *'* aouapvofp «>H|oxd ao ^.aouoxx* 

%1l 



ATC« lea ann4«s, o«t appal aaral daa athnalaguaa 

allait a*lBtcBaifîer* lia d^ceuTraieBi «aa Afrique aaalaaaa*» 

aaat olTilla^a} ila praaaieBt eoaaaiaaae k la foia de l*ap«-

pBBTriasanent ealtural érideat et de l*iBtf'rCt fju*il y arait 

i aB«n«raf«r la« riaatiena daa iatellaataala afrieaina ea-

pftblaa da difaaéra laara valaura «aaaelaa* 

C'est daaa er̂ t eaprit qva Babart BalaTlfaetta préfaçait 

B B raaiaB d'OBaaaaa Soea* aa ItSS (31). "Karia at sas aaapa» 

gana, diaait*il, aant d'aathaBtitjBaa Onolofa (9t) fiera at 

gimirmuxf aimaat la faata» lea aentiaenta neblaa et laa aa* 

tiens hérofouea. lia ont penr aadilea laa graeda Liagaèraa 

dont aa laar a ahaat»' la glaira ... Maia laa Blaaen aaat Y B -

Bua et l'Afriqaa B ebaag^. Kari» at aaa aaia ae pauveat plus 

•iTre eomae Ieara anettraa. LA d^faillanea de leur id^al tra-

ditieaaal laa laiaa* Â aaraila da^aat la vie aedaraa qui ria* 

que da le»* briaar» iea efforta qtt'ils doiTent faire pour ra«-

tramYar la aaaa de laar Taaation et leur ilaee dana la «aada 

aauTeaa, tel eat biaa le anjat da Karim," (33) 

£ B réalité, le ranaa d'OuaMaBa Saea aat aasas aaparfieiel, 

aaia le préfacier aaat qu'il aat «aiatanaat iaportaat da 

laiaaar las aeira prendre apaataB'^taeat la parola. La rasta 

da sa pr^faea la taantre «lairameat* Il eeBuaànee par eiter eat 

autre afriaaniata 4aiaaat, Tb<éadore Uaaad (34). Celui-ei par* 

la d*absrd da la diversité daa peuplas afrieaiaa, da leurs 

(31) Oaaaaaa SOCE i "Ĵ riat. r^fiian a^nt'j^Hlaia*. Paria, Iditioaa 
Feraaad Sarlet» 199ft - tLiéûiti aa 1948 aux NeuTel-
laa Editieaa Latiaest Paris. 

(92) Oualeijl » tribu aéalgaleiaa. 
133) Pr<'f«̂ ce au lirra de 0. Seee» p.12 
(34) Th^oOore MONOJ> a paaaé toute aa aarri^re aa Afrique. Il 

est deraau directeur de l'Inatitut Fraaçaia d'Afrique 
Moire, \ Takar, et B*a eaaa^ d'aider de aea aavair at 
de «on prestige la reBaiaaaBea eulturelle afrieaiaa. 



11V. 

ianguea ai da leurs eulturaa. 1'Afriqua* d i t o i l , aat nu non» 

da auasl aamplexa qua le nitra eu eelni d'Aaia ai aa taoqaa 

da la aah4aatiaatl«a q«a natra Isnaraaaa lui iapaaa i *!«• 

Kair n*aat paa aa hoaaa aaaa paaa<, il n*«at paa iaabtf d*tta 

•rbra arant-hiar. I.*Afrlq«a aat litt ralaaaat paurria da YaB-

tie«« prOiiatariqaaa, ai eartaina aa dataandaai ataa dapaia 

paa ai alla a'aurait paa, caniralranaat )L l*opinian eouranta, 

•a aàttre l'haaaa prapreaani dit..." (SC), Pala il ^aaa^ra 

les valeurs prapraa da paaple aoir et teujoura axlatantaa t 

"aon aaaa da la politaaaa et de 1*heBpiialit4, ... l*ha»our 

da aaa conteurs, la aafeaae aenianaiaaaa da aas •iaillarda, 

aaa dons artistinaaa, 1 *iaaplration de aaa poi^taa, les faeal» 

i<a aupra-aoraalaa da aea devina, 1 *fvxpraaaion d*nna paaa^a 

philesophique, ajrabeliqua, relisiaaaa aa ny8tiqaa."(d6) Il 

^Toqaa enaaita les a^thadaa da la palltiqtia eoloai^la : *i* 

Afriqna azista, tr^a eonerètaaant, il serait donc abaurda da 

aontinaar à la regarder eaaaa aaa tabla raaa, \ la aariaea 

da laqaalla aa peai bttir, a nihilo, n'iaporta qaoi*. 

Et Aiik il <aoaee lea praaiara priaripas da relativiaaa 

enltar<*l, qal sMapeaaat de plua en plna auionrd*ltai (37) t 

"i^ans notre sotte <» et ; arasaeaaa • paaaian de la générm» 

liadtion abstraite, neaa aoaaaa parsaad^a qu*an ajrat^ae d*aa<-

aaignaaaat, aa aada da aeratln, un eada, v.n r^fiaa, aont baaa 

"aa aoi* at aatoaatiqaanent saluisires à la totalité da l^lo-

ba ... P^rmuÊtAim qaa (natra eiYillsation) est non aeulemen'i 

la seule bonae» aaia la aeula peaaibla, noaa aecapteriona 

Tolontiera da la voir, daaa aaa eenqudta planétaire, se aab— 

atitaar à toates lea aatras ... (Or), a*eat iai le centra da 

prablikaa* Il ne a*agit nallaaaat ea effet d'appaavrir l*ha-

(3ft) La plupart dea taxtaa eit4a par ^alavigaatta oat été re
pria par Th. Maaad lai~atae, ea préfaaa à l'eavrage da 
n,1iÂXJUAHn et ». WESTERMANN i "Les paaplae et le» civi-
i^tif^y^f |lVAfr^qu^% Parla, Fayat, 1»47. Cet ouvra
ge d*ethaalagie pnt eoasldari oomna le plaa iaportaat 
h. ea jour aur le su.,at. 

90) Paaa la pr^faae de Palavigaetta, p. // / 



«fd *«>^«o9TA«|*a «P ••»Jf*d (8€) 

—«•{Moxoa »p «uaf^oo •»|XT*T''^ **l aseavd^p \ *xn« atliq 
•ttVtt fat) ^« *«9Tt<l<* •*! aa»|j|^daa ««|d ua ana •nbijjy 

,X o«A« af40<Id«a aeo «p ata^ixiAîl •! ^Uii^aed axT %i •9J^%,f\t n« 
• X*ar *^uanaiidaxaA^p xn«i t{ îuakjax'*'** «eu >tt»xi f*-*>"-<̂ 'VIVO^JL; 

«-« aa{ *^u«aXx«uii,8 uw '^u«HX4dx«,a n t a4ni.nj: aav<;x<l<>"^ 
aax ajtpnea^a ^ ^ueaapf* (nb 'au^asfjcjv aofVAfjcoj^ aap a^jtajja 
• ap ^puaj;-aa{% «x ^u«as|«auo3aji aa anfrajca^ a^^aufTAaxa(f 

(se) 

un : ^aea axT^nb aa Jtntui uou %• *jo9 «« ufj ann jaad *aabx^ 
*>fXoU *aabfa««a*|> 'xafay^aa 'aaj^na aax J|aa^ <; ^.ufod anaj^ 

«uoa an «a, nb %• aafA ao,ab f8<»|ttxaa >Toa aa aab uo|i.fpaeo y 
«Xan^iafda a^jitajid a«aAt\aa ua,p aaafH a^aaafXf >*l *** 

»Boji^ X jaad *a4%}auuaf«j t^aaaia^aaAaa >a«j: XTi^^ af«i?j *jiaxB 
jjaxnoA ap ufVA %9 yauaaai >|a4aa XTt**^ **0v<*'9JJTa *aa«aiuq 
aax ^aaaadya fab *aaaaajin»q a|Aa aa« t| %9 *sae4oa^ aaaaaaj^j 

-Ifp aax ^naeta^guuoq aa^daasa^p «jia^aadarf XT 'JcaSaVyp aa aiaA 
«H»p >uoA ^^TX*>"*<° *P «v^aa aan^aajq^a «p aaxïaAaeu aanjioj aap 

t̂a ^a «fHifa/d ^oaBj^pfaj^p ap |.f«A« aax8<^xa bufa a^xdv x«(oex 
•aa aoi^^tXa xasfA ax aab aa |.|aa«daxp ^^ faaaiaa av« i a^nap 
-« patta|f*m aab adaia^ noa 4aa aaa«Aa atibxaab aaAV ^aa,3 

'(fie) «••! oo* Jimai^aa ̂nawî %9 
axRVXf'^1*** ^vaaaabxuafaa %99 fab aa anb aaaafjty^xa aaaanx; 

•"VTil aa^daaaajtt q̂a a4^|,i ap a^fa^w fat> aa aab aayaiaxaf. 
-ad aadead uaa ap jcfaa^aa au afaj «i f ^nvAap ajtn^x^^ anbaqa 

'jJi% nn,p *Xfaqa un,p *^aanbyavaa jcad *anjta> ay *an«xxi*» 

ap ap^aaad axx*inb aa 'axqaaaaa^x «imaxaaa aa aaad *ua«aiaa 
fjiaaaaa n« aa^jodua^p aa^aaaaa^ axxTwj »l tvanyxy aabaqa 
1( aa^^aajtad ap ^g^axd aajq afav *auf««Bq aaa^x»* *I *f **X<I 
«•|a«ad 9%99d99 aap x^** vn^p a«|d«a|a). ax ^aaaaaaa va ^%f««ai 



"ii* pmmmé B« d«it pft» ltr« un «bstael* k l'adaptfttlan qs* 

iapaaa la pri^aani. Pa la oonnaiaaaaaa d« paas4, de aon raa> 

paet at auaai da aon aaanr» lea hoaaaa ont taujaura raça la 

aaas d« laar raoatlon indlTidaalla, eanaa da laar •ac<%tlaa 

eallaeiire» ci la ferea da laa biaa r^sflir. L'Afriqna aa fa* 

r* paa axcaptlan. F.lla trauYara an alla<»ataa asaaa da raaaeur-

eaa apiritaellaa pear a««aaplir l*effort da aynth^aa qua la 

•anda m0Û9rn0 axiga da iaaa lea haaaaa** (^l) 

La M^Srita da la plupart daa athnalognaa fraaçRia, aa la 

•oit, fut d*app«yer la riaeiian daa int<»llaetaala noira da 

toute leur autorité acientltiqua» aurtoat à partir du nanaat 

ail Lévy-liruhl raeoiinât, dana aaa "Cahlara" da 1988, qu'il aa 

•ayait eaatraint de revenir f>vir aea affiraationa aat^rieuraa 

at qu*il n*j avait paa da diff^raneaa quttlitativea ontra la 

ateatallil dite prialtive ai aalla daa paaplaa évoluée (4S). 

Apria Pelavifaette et Th.Maaod, les aoira purent comjtter aue-

eaaaivaBent sur le prafaaaaur P.Iîivet, Marcel Griaule, Geor-

faa Balandiar, Michel Leirla, aie**.(43), 

^écrivant ee aauvaaant, C^aaire dit qa*il fut ai g^aéral 

qu'on parla de "la grande trahiaèa de 1*ethaograpbie eeeidaa-

taie, laquelle, depuia quelque teapa, evee une détérieratiaa 

déplorable du aena de aea raapaaaabilitéa, e'ingénia à mettra 

ea doute la aup^rierit^l eanilet^rale de la civiliaatlon oo» 

aidentale aur lea eiviliaationa axatiquaa* (44). Laa réaa-

tieaa eolonialiatea qui d^aone^kreat ea ph/aenltaa an avaient 

aa effet bien «oa^tria la portée» Roger Caillela, par azeaple, 

8*an prit à eaa intelleetuela aurap.'ana qtii, "par une d^eap» 
tien at une raneoeur exeeptionnellement aiguSa", a*aeharaaieai 

41) ibid». p.13 
*2) Carneta de lucien Lévy.8rnhl*. Inria, PUF, 194C, 

pp.131 et auiv. 
(43} Ces deux deraiera ont peroeanelleuent aidé, de leur 

ar^dit et de leura travaux, le départ de la revue *l-'ré«» 
aaaea Africaine* à laquelle aoua eoaaaerona notre qua-
tri^ae iartia* 



*à r«ni«r l«s Airtrm ii^anz d« leur cultare" «t entratciiMiaKt 

aiaai "neiamnant t>n lurapa» un aialaiaa taaaea* (4n)* Négli

geant laa traranz dae ap^eialiataa, Rager Caillaia r^affir-

Hait q«« "aanl l^Oaaiéaat aait p«naar| t^tt*a«z lioiitaa du mon

da oeaic^aatal eonmaaaa la tén^branx rayauma da la p«Ba^« pri-

•itiva« laqualla» daniBita par la natian da participation, in-

aapabla da laglqua, est la t/pa ntsa da la fauaaa pana<a*(46)« 

ATa* nelna d'hjpaeriaia, la revue balge Kurena-Afrigu^ 

rapreeha à ii, Lairia, Lav^^Straaaa at «iyreaa Kliada d'4bran-

lar tout aisiplanant l*<difi«o eolaclal. "AaparaTant, la eele-

aiaataur eanaarait fandaaaatalaaiant aan rapport aTee le colo

nial e a m a aalal d*un haame cirilia^ avaa un haaaa aaaTaga. 

La aalenlaatian rcpaaait ainai aur une hi-'rarchia, groaaiira 

aaavr^aant, eaia viganraaaa at aftra." (47) - Sur quoi fandar 

aatta biérarahia d^aormaioi quaad le« haaaaa de aciaaaaa — 

laa aanla qai «^tadi^raot les eulturaa afrieainaa aana pr^jn-

giu at da façon désint^reaaéa - détruisent la natian du *aatt-

Taga*, ai aaaaade peur la bonne conteianoa coloniaatriea t 

(44) 

(46) 

Mué CESAIBE t «^iacaura aay le eoJ^onialiaaa*. Paria, 
Fréaenea Afrieaina, 1990» p.57 

ibid., p«6©, citant Ragar CAILLOIS i "Illnaian à ra-
beura* . in NouTclla iiavue ^ ran^ai «a, n*6, déeaia-
b r e - J a n Y i a r 195ft. 

JLkJJU» P*«8 
^bid». p*8fi, eitant M.FIRON, article da la revue Furapa 

-.ftiĵ rinua. janTiar 1996, n*6. 



11». 

LA M B G R X T U B B 

V»rs une é^finltioa -

La aésrititda aetualla — 

La "B^gatiTlté* éaaa l'aaalyaa 
d« Sartra -

N^griiada S Oa a tant parlé déjà é* 

«a taraa, en an a donaé tant da défiaitiona différantaa, 

qn*il paraît indiapanaabla d*an faira nn« analyaa détail-» 

léat baaéa avr l*oauTra «Isa da eanz qui ont intenté 1» 

••if aTaat tout Léopald âédar Saaghor pt Alaé Céaaira* 

Noua a'aTena raneentré ehaa eea Mittaura aaaana éTolutien 

ehronolegiqne i il n» aam%la dona paa qna leur aompréhan— 

aion du coneapt da aégrituda ait varié» Maia aava n'arena 

paa trouT^ non plva da défiaition oxavatiTc» Dana aa» paà» 

maa al aaa étndaa, par axcnplat i^anghar aat tour h tour •u 

évidanaa l'un ou l*aatra aapoet du conoapt, aalan laa né» 

eaaaitéa d« Moaant. Caa axpliaationa partiallaa dépaaaaat 

alora aaaaa aouTont la définition qa*il «ito la plna •olon-



lie. 

tiers t *ttk négrltnûm «at le patrimelne ettltnrel, l«a T a -

leurs «t surtout l*esprit de la civilisation nf^grs -afrieai* 

ne.« (l) 

Dans qusllss si reonstanees avons-aeus» Ain*! C^sai-

rs et moi, lans4, dans les années li)âa~1935, le uot 

é« N4gritttds T Nous étions alors plonges, sTse quel

ques antr«>8 étudiants noirs, dans une sorte de déses

poir panique, i'horisstt était bouché. Nulle réfercte 

SB perspeetiTo, et les Colonisateurs légitimaient as» 

irs dépsaéiaass politique et éeonetiiqus par la théorie 

1« ^able rase. Nous a'aTiens, estimaient-ils, riea 

iDTeaté, rien eréé, rien éerit ai sculpté ai peint ai 

chanté. iDes c'anseurs! et encore... Pour asseoir uns 

révolution efficace, y^otre révolution, il nous fallait 

d'abord aous débarasser de nos vttemeats d'emprunt -

eeax de l'assimilation - et affirmer notre itre, c'est-

à-dire notre négritude. Cependant, la Négritude, mSme 

définie eemne *l*ense»ble des valeurs eulturslles d« 

l'Afrique noire*, ne pouvait nous offrir que le début 

<• la solution de notre problème, nsn la solution el-

le-mSms. Nous ne pouvions plus retourner à la aituatioa 

d'antaa, k 1A Négritude dss sources. Nous ne vivions 

plus sous les Askia du Se^ghof, ni mSme sous Chaka !• 

2i»ulon. Nous étions des étudiants ds Paris et du XXs 

siècle, de ee XXe siècle dont une des réalités est, 

sortes, l*<'Veil des conseieno«>s nationales, «ais dont 

une autre, plus résilo easore, est 1 *interdépendanes 

des peuples et des continents. Tour Stre vraimeai nous— 

mSmss, il nous fallait iasarasr la culture aégro-afri-

eaine dans les réalités du XXe sièels. Pour que notre 

<l) I..S. SKNOUOR t entretien do juin 105». 



180. 

nlgrititd* fût, «u lieu d*une pi^ec d« unmim, l*lna<-

traaattt «ffittaec d*an« ^•b^ratien, 11 noua fallait la 

débaraaaar da aaa aeoriaa at l'iaa^rar daaa le neoTa» 

••at aalidaire dv monr'e eoataaparain. C*»»t, an daaaa* 

raat* la eonaluaion du Praaiar Coagr^a daa Artlataa 

at Keri'raina noirs r^nni sjrafcaliqaeaeat k la Serbeaaa 

aa aaptaabrc 1956. "(2) 

Saaa es taata, daté da 16S0» Saaghor répéta aa définition 

préf/rée t la aégrituda aat *l*eBsaBbla daa Taloara coltural 

lea da l*Afriqaa noire*. Uaia il oppoae aassltSt après la 

"négritude des aoureea", c*ast<-à-dire la aituation dans la

quelle le a^gre aa trouTait avant l'arrivée dea blanea en 

Afrique» i la négritaéa aetuelle» "inatraaont efficAoe da 

libération**. Par rapport à la aégritade preaiire, celle d* 

a«ieurd*hui poaa)kd« aaa agrasaiTit^ proveqaée par de loagaes 

aanéea t̂ e domination. La négritude (>at donc ehaBg*aate« elle 

ipasaéda «ae dimenaion hlatorlqua qaa Senghor n'explicite pas 

mais dent il est eonaeient. 

Uaie voyons d'autrea textea» toujours da Senghor t 

* J'ai aenvent éerit que l'émotion <^tait aigre. Oa 

•'sa a fait le reproehe. A tort. Je na vaia pas eom* 

•eat rendre eomjtte autrement de notre apéelfieité, 

de cette négritude qui eat *1'ensemble des Talenra 

culturelles du monde noir". Les Amériques $ saapri» 

ses, et que <^artre définit "une eertalae aititada af» 

feetive k l'égard da meade* (3). 

Naaa retrouvona ici la première définition de la négritu

de : ensemble dea valeura eulturellea noirea. Mais en outre 

aes Taleara détermiaent une sn^ei f i ci té qui différencie le 

(2) L.S.SENCmOR i "Hapt ert sur 1» doctrine et lyi if^ropnaande 
dy parti". Congrès constitutif du Parti da Rassem-
bleâeat Afrle«la (P.H.A), fascicule ronéotypé, 1969 
p.14 

(3) L.B.SBNCfflOB t "i'ayeho||agi o du n«^yro-«f ricai^". conf^ren-
e« iaédite, aana date. 



u t 

noir iu rest* ûBB hovBi««, en t«ai (|a*«ll« loi donne uno "at-> 

titttâa affoctlve* différente. 

* Le rythma, qui aatt de 1'laotien, engendre ^ soa 

tevr l*^motion. Et l*haaour, l'autre face de la Négri

tude. C'est dire ea aaltiTalence" (4). 

" La menetenie du ton, e'eat ee qui distlBg«« la poé

sie de le prose, c'est la scaa« da la Négritada, l'in-

aaatation «lai fait aceédar k la vérité dea cheaaa aa-

sentiell«s : les Forées dn Cosnas* (&>)• 

Cette sensibilité sp<^eifiq«e du noir qa*aat la négritude 

inpriae à la poésie afrieaine un rjrthae et dea qualitéa pro

pres* Ce rythae aanotone, ineantatoire, permet de ee»nnnier 

avec les forces Tit&Ies qvti dirigent le raonde* 

" Ce qui fait la Négritude d'un poàaa, c'est naina 

le thl^ae que la style, la ahaleur éaationnelle qui 

donne la Tia aux mots, qui transiaua 1» parole en var-

be" (6). 

Dana d'autres textes, Seaghor rerient à la "négritude dea 

aoureea*, à la aituation pré-aaloniale, oh le nair riTait 

sans aliénationi eu bien i e« qu'il appelle euaai le *Boyau-

aa d'enfanaa*, époque oÀ il viTsit h(?ureux dana aon lointaia 

•illaga, hars du contact dea blanea. C*«at alnai qu'il éva-

qua la nuit d'Afrique t 

* Nuit qui me délivrea des raiaena,dea aalaaa, dea aa-
phismea, t̂ ea pirouettes, dea prétextée, dea hainea 
aal«»léea,des earaagea huraania^a 

Nuit qui fonds toutes mes oantradi étions, toutes een«» 
tradictiona dana l'unité praail^re de ta négritude" 

(î). 

(4) L.S.SKNGIÏOK i thiepioues*. iar s. Seuil, 1986, pastfaea 
p.116. 

Î
a) tbid.. p.120 
e) L.S.;KNGHOR : •Anthologie...* o.c. p.lT3 
7) L.S.SKNGHOR : "Chanta d'eabre*. Taris, Seuil, 1656, 

»Una «'aecaMPagaaMt K a r n ê% l^gUftag"t P»^^ 



Itz 

Umi» parfois, la ^dgritntis désigna tout* sa raea aé^ri-

«xelne du aonda nadarnc : 

" •.. la noblassa au sang noir interdlta 

Et la Seiauea si l'Iiamanit^t drasaant leura «ordona 
ia polie* aux frontil>rea de la négritude " (a)» 

La ^Igrituda d« Saagkar eat alora r^Telt* eontre le blase, 

refus ée ae laiaaer assimiler, affirmation de soi t 

Il en eat de 1 * ladlpendanee eaauae de la Négritude» 

C*eat d*abord une négation, Je l*ai dit, plua préel» 

s<Ment 1*affirnatien â*une négation. C*«st le aoaent 

n^eesaaire d'un sienvenent hiatorique t le refus de 1* 

Autre, le refus de a'assiailer, de se perdre dana 1* 

Autre. Maia pnree que ae HeuTe»»nt eat historique, il 

eat du aime oeup dialectique* l<e refus da 1*Autre, c* 

est 1*affirnation de soi * (9)» 

ATaat de tirer quelque eoneluaion de cea textes, éaeu-

tona ce que dit Céaaire* 

(A prapoa d*un aftfre rencontré dana le traavajr) i 
" San nés qui seablait une p^niasala ea dorade et 
aa négritude aSae qui ae dieelarait aeua l*aetioa d* 
ana ialaaaable n<gi* ** (lO). 

h'afti, où la négritude se ait debaat pear la pre> 
mi^re foia «t dit qu'elle erejrait k mon haaanitë"(ll) 

(«) L.S.Sr ' lî , "Hoatiea noires*. l'aria. Seuil, 1956, 
, , rff à un prlfffBftifr». p.133 
(e) L«S«8£N(>1(0U i "Uapport sur la doqtrin*» et la propifgai|4« 

da T>arti*. e.e.. p.25 
(10) A.Cl.SMRK t "Cahier «̂ *nn rgtoar ̂ lu pjjiya natajl*. Paria, 

rrésanae Africaine, p«ft6 
(11) Ibid.. p.48 



lit* 

Apr^a «Toir d4aign4, dans le premier text«, la eivpl* 

eovleur de l*henae noir, la négritude englobe la raee toute 

entière* 

Uen grand p^r» aeurt, je dis hnrrahl la Tieille 
négritude pregresslTonent se cadaTeriae ..* Il n'y 
à pas à dire t «'était un bon nî etre •.. Le bon nà» 
gre à son bon naître **. «t il no lui venait pas à 
l*idée qtt*il pourrait hotier, fouir, souper tout* 
tout antre ehoae Trainent que la canne inaipide 
Kt on lui jetait des ;>ierrs8( des bouts de ferraille, 
des tessons de bouteille, mais ni ces pierres, ni 
eette ferraille, ni ces bouteilles•*• * (is)* 

loi, le mot "négritude** implique une attitude devant la 

•ie* Céaaire se rl^ouit de la disparition r>e l'ancienne psy-

ehelogie de sa raee, alignée dans sa ehair et dans son es*» 

prit, et incapable de briser ses liens. 

Keoutons naintenant ce ehant où le po^te parle de la né

gritude ceaiKe d'une ehose Tirante, profonde» patiente et 

irréductible* Kilo est l'exigence du n^gre, exigence de jus

tice, dignité et d'hvaanit^* 

* «a négritude n'est pas une piorre, sa surdité rués 
eontrs la clameur du jour 

ma négritude n'est pas «ne taie â*eau norts sur 1* 
oeil uort de la terre 

sa négritude n'est ni une tour ni une cathédrale 

elle plonj^e dans la ehair rouge du sol 

«Ils plonge dans la chair ardente du ciel 

elle troue 1 'aceablonient epaqus de sa droits pa
tience. " (13) 

Cea citations sont teutss extraites du "Çfjlî er ri'tin re

tour an paye nptal". écrit en 193H-1939. Césaire, on le voit. 

(la) ibid 
• » 

p. 73 



124. 

4prouY« «B atm« teapa qvatre «spactod* 1« négritude t oou» 

l«ur« raee, raychologie, revendieation• Il la définit anjourd' 

hui t "eonselanaa d*9ir« noir» aimpla r«oonnaiaaaae« d'an 

fait, q«î Ispliqtia aec«ptaiioB« prise en charga de aon des» 

tlB de noir, de •en hiatoire et de aa eultnre" (14)* 

4 
• 4 

Après eonfrentatien dea diff^renia eaplols du mût 

*B<ffritttde* ehes ces deux autenra, il semble que aevs pnis-> 

alena iaeler ee qtt*il r«eouTre i la négritude a ité défini* 
par Sartre sTee aaaei de pr^eiaion, en teraea heideggeriensf 

"l'Itre-j^fma-le^mende du noir*, it «rtre explique Itti^aiae 

qu'il a*afiit d*une "manière d<^flnie de r i r r * aetre raj p o M 

au aenda qni noua entoure ... (qui) enreleppe une certaine 

••«préhension de eet unlTers ... une tension de l*tBe, un 

eheix 'e aei—atme éi d'autrui, une façon de d^pasaar !•• don» 

B^ea brutes da 1 *exp^rienee, bref un projot... " (ib) 

Cet "}^tre-dans4le—tton<1e du neir** eonperte une eonstypte 

que Gelafeaa* identifiait seus le aea d* *tae noire" (16) 

et qui est moins affaire de race qve d^ «iriliaetien, qui 

iif'Bt aeins h la couleur de la peau qu'au eliaat eulturrl 

dans lequel lea noira d'Afrique ont baignai de leaga ail^cleB. 

C'(<>8t ee *eliMat* que Sengher appelle 1* "esprit* d«s oivlo 

lisaiions africaines on encore "l'ensenble dea valeurs du 

acad* aeir". 

Tout ooaae noua aernaes aarqutfa de façon indélébile» 

dana aes aaai^rea de penser» (<« sentir ou de nous exprimer» 

14) A, CFPAinE : entretien fîe juin 188» 
16) J.P.SARTRE I "Orphre n ir*. préface à 1 *•Antbelegje. . . » 

de L*S.Sengher, p.XXIX 
(16) Coane l'a tr^a juatement remarqué Jacques ÎAKAVANT, é<-

1 W « de Senghor, dAne na aéaoire inédit pr<^senté ea 194B 
k l'Lcele Nationale de la France d'Outremer. 



pmv notre eiYllination, dont T«l«ttra~clefs «ont la ̂ ftl-» 

•on (pour l'caprit), la Toohniqua (ponr le traTall), le Chrla-

tiaaiano (peur la relifloD), la Nature (pour l*art) et l'In-
dlTidual!••« (pour l a TIO aeelale), Ittm ni^frea, eux, sont 
iafora^l^a par leur culture, dont noua eonnalaaona d^jà lea 

traita prineipauz t Solidarité, né» do la eoh^'alon du clan 

primitif, iiythae «t Syaboliaaa dana lea manifeatationa ar» 

iiatiqnea at rellclenaaa, Partieipatien aux forrea eoanlquos, 

*proe^â<c de reiaonnoaent ap^eiauz" (17) qui, sana 9trm pré» 

laffiquea ou alogiquaa ( l @ ) , n'eapruntoai paa a^eoBoairaaent 
lea Toioa da natre eaprit, ea partleulier aea ayllegiaiaea(lO)• 

Malgré les tribulatinaa de le race depuia le XVe aièelo, 

malgré la traite et la eoloniaatian, le st'tiaaage et l*aaai-

•ilation, eea earart<^riatiquaa denearent ehaa une «ajerité 

d*indiTidna. «^nela que aoieat leur atatit soeial ot lea aur» 

inpreaaiona oeeidontalaa, ila gardent, peur peu qn'lla ra«-> 

teat en groupe laportant, auffiaaaimeat intaeta lea traita 

d'une payohelogio "afrleaine*, d'une "ap^clfieité* ncgra 

qai danaaat à leura radaotione nne eoleration aioénaat r«-> 

eonnaiaaabla i an auaiquo, le rythme bien particulier du 

jaas, par ez(»nple{ ea poéaie, an style qui remodèle lea lan-

guaa étrangèrea utilia^aa aelo» une eadanea at une aoBaibi» 

lité prapras; dana 1 *arganiaatioa do la vie aoeiala, l'atili-

aatien de la palabre, ainai qu'on le voit, entre autrea, dana 

lo marxiane afrieaniaé da :?ékou iouré, où le moindre décret 

•si longuement diaeuté at paaé par lea ehofa daa plua patita 

Yillagoa* 

C*oat > arae qn*lla ont irottlu «échapper k eotta apéeifiei-

té, attentifa k ae riaa laiaaer cleTiner do leur "négritude**, 

faa loa éeriTalna aatillaia dont noua avona parlé (20), n* 

(17) Maurice DKLAFOSSB i "I 'gine tt^gre**. Paria, Payot, 19;:2, 
p.8 

(is) Levy-Bruhl a'aat, k ce propos, démenti lui—mtae* Cfr 
notre page l'f^ 

(lO) Voir l'artielo do 
dana "Aapeeta de la culture noirs", Taria, Fayard, 
1058. 

(20) Cfr notre chapitre II. 



aboutirvBt qu'à des oeuvrea i«persannelle»« Cat ^eh«e aitaa 

provTe aonbiea le teaip^ranant n^fra «at eneore tyranniq«a 

•has daa Individua pourtant d^air«ux <̂ e a *oeeidentalia«r, 

daaa la «aatiro l*affort pour l*<tott|far tarit en eax 

ioata eréatirit^. 

Uaia 4«*aii B* confonde paa eea earaetériatiqnes 

éa la enitpra n^gre avee cette imaginaire "eaaonoe noire" 

dant parle ëartr* (2l). La race n*a rien k Toir aT«e cat 

aapaet de la n^grltnd»! Le noir^'eat paa d'uimV>a<.aenee* 

diff4raiiia da la nStra* I:̂ 1«VP «nti^rament en mIKfeu blanc, 

iaelé da sea traditions, il peniiera, agira et ^éerti oesina 

VB blaae* La «as da ^an^ iiaran est ici tjrpiqna. Jurant rién 

toute sa jeunef^ae en ï'ranoe, daaa une pension, loin de ses 

parente et de sa faulllc, Kaal iviaraa a perdu lea earaet^-

riatiqnaa nègrea et acquis 1* st]rl« français, effort, 

aana aliénation de lui-ataa. Ses eeuvret» aont aSlientiqups 

et parsonnelles, et en aitae tenps trS^s fraacaia^* M i e s a* 

appartierineat paa h la littérature a^gra, quoiq«*allaa aa 

aient influaaaé las idées* Oa situa aiaéaaat Rcaé Maran dana 

la tradition françAiae ra Flaubert et da Suares, at nalgré 

aa ayapathle peur aea fr^raa de race, il a'aYoue k regret 

trop oeeidentfiliBë pour bien lea coaprendra (2; ). Par 

tra, Darid Diop, qui Ba(?uii à Bordeaux at paaaa tonte aa 

jeûnasse en (;ranee, sala daaa ua ailieu farailial tr^a citta-

k aes anciennes traditleas, a*a riaa parda daa caractè» 

rea de aa B<'gritude« 

Cette peraiataace dea aaractéristiquas culturelles ches 

des éeriTMias utilisant une langue étrangère n*eat d'ail

leurs paa excluaiTe aux aègras. Les paiaea da Babiadranath 

21) J.P.SARTRE I * jrrth 'e noir*. ••«., p.XT 
2S) HeBé MARAN i entretien en aara 1059. Voir auaai notre 

chapitre VI. 

/ 
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T«for« ont gmréé tout* la grXaa at la aagaaaa ém l'ïnda, at 

*La t'roph^ta* da Khalil Gibran est aharg4 da myatiqua arian» 

tala. Si biaa qua, par lear aaprit ai par leur atyla, cea 

ooavraa» <^eriiea an françala» Appartiennent an fait à 1 ears 

litt^ratnrea natlonalas at non à la nStra. 

I>* "taa Boira* ainai eanpriaa aat da to«s les taiapa 

at n*a paa k 9tra "d^paaa^a*) aon«a l*a pr^tanda -artra 

at d'autraa qui furant inflnane^>a par lui. Paa pins qua 1* 

taa alava, l'ina araba au l*aaprit françaiat II fa«t au een-

traira aouhiiitar qna aon ariginalit'' dapeura «t »*<pAnaniasa 

a« aaitt da la dirarait^ daa eulturaa humainaa, *panr la ataia 

raiaan qui fait nlaaaaaira à la ayaiphonia la varitft4 daa ina-

trusanta, à l'harnanie du tablaau la palyehrasia daa palet-

taa" (24). 

C*aat dane ea sans qu'il faut aaaiprendre l«a afferta da 

l*<quipa d'Âliauna I>iap «t, par aTctanaien» eaux daa dauz r4— 

aanta aangr^a daa «'criTaina et artiataa noira, qui ant pria 

alaira eanaeianaa da 1 *^rr<duet.il>il|t4 Im n^gr,^titd*^ t 

* laaapablaa da naua aaaiailar à 1*Anglais, au Fraa-
çaiat au 3«lga, au Fertugait - r?» laiaaar éliminer au 

profit d*unc> voeatian hypartraphi^« da l'Oaeidant ear» 
tainaa dimanaians originalaa da notre g^nia - noua 

noua afforearona d« fargar k ea g^nia daa raaeaureaa 
d*axpraaaion adapt4aa k sa Taaation, dana la XXa ai^» 
ela" (25). 

23) J.P.SARTBV : p.XLIÏI 
7h('o<!ere UONOD, oité par Kebart PalaTignatta dana sa 

rr^faaa à < uanana Saaa » "Kftyll, ifWtft y<ff|g#l^»^f* 
Taria» neuYallaa ^âitirNna latinaa, 194» 

(28) A, PIOP t l&iaeaura d*»uT«rtura du dauxi^ae eengr^a* 
Pans la numéro ap<eial de Pr^aenaa Africaine, f^T» 
«al 1966, a* 24>25, p.41. 



" Neva p e n s o n s q u « , s u llsn d e n o u s a l i g n e r anr vos 

• ehiaes, n o u s p o u r r i o n s T O U S apporter dn n e o f , s«tb«> 

s t a n t i e l l e o e n t n o u s p e n r r i o n s T O U S e n r i e h i r * ( S 6 ) * 

• 

"L*9tre~d«nB-le«>»onde du noir* peseftd« done une 

e e n s i a n t e t «ette l|»f n o i r e <^0Bt n o u s Tenons d ' e s q u i s s e r la 

s i l h o u e t t e * Mais le eenteat b r u t a l a T e « l*Oe ident, à par

tir d u XVe s i f t c l e , Ta a o ^ i f i e r l a p r i a i t i T e n é g r i t u d e et 1* 

a u g m e n t e r d ' u n e d o n n é e r a c i a l e t " C ' e s t le b l a n e qui erie 

le nègre* i'if)» Va mialatv» de c e n t c i n q u a n t e nillioas d'koBN* 

• e s a r r a e h ^ s h l ' A f r i q u e en q u a t r e s i è c l e s , l ' e s c l e T a g e a b o » 

11 ss«le»snt il y a un p e u plus de cent a n s , les l y n c h s et 

la s é g r é g a t i o n , la uisère, les pr^'Jugés d e t o u t e s espl»ees«.. 

à e e s f a i t s , n o u s t r o u T t s e s beauennp d'exeusea i c h r i s t i a -

nisne, hjrgli^ne, t e c h n i q u e , i n s t r u e t l o n , e s s o r e e o n o r a l q u e • . • 

Les n ' g r e s , «ux, g a r d e n t de «ette e x p é r i e n c e u n t o u t a n t r e 

seuTenir : *Les peuples n o i r » o n t s u p p o r t é un enseiahlo d*n<» 

T a t a r s h i s t o r i q u e s qui, sous la ferne p a r t i c u l i è r e de l a co

l o n i s a t i o n t o t a l e , i s i p l i q u a n t à lit f o i s l'eselaTage, la dé

portation e t le raeisuie, n ' a ét^ imposé qu'à ees peuples, 

•i à e u x s e u l s , d a n s l ' é p o q u e h i s t o r i q u e o b J e c t i T e r a e n t con

n u e * (2»), 

8» «réa ainsi u n e "eeaaunauté d'origine et de sovffranae* 

(29) qui Imprirae depuis l o r s s a a a r q n e k la négritude* SI 

l o u r d e fut c e t t e h y p o t h è q u e q u e l e s noirs r e s t è r e n t , j u s q u ' 

(SO) A* PIOP t eottférenee au Centre International, Bruxelles, 
4 Mars i960. 

Àl) Fraats FAhQS t "Algérie an V** Parle, édit*Maspere,ie59 
2 8) *lf t'eo^nt j-ons cooceri^ant lu littérature* au deuxi^M* 

eongri^s, d«ns ' * i'résence Africaine*, o.e.,p*3S9 
(2») Ibid.. p.3fc» 



& C9» é9rniitT9B é<«iid««, Isaapables de rairouver en anx— 

l*i(natela Bi$eaeaalra pour la secouer. A l'axeaptian tf*Raîti 

où, en 1^04, *pour la preaièra fols la négritude aa ait da* 

Itaut", toutea laa révoltes d*aaelaTas furent toujoura r^prl«» 

mém» et las nkgraa marrona aauYagasant nntll^a (30). Apr^a 

l*aaalaTaga» la "ban ordre** continna d'ttra maAntenn» an A* 

frlqaa« par las tirailleurs et la Faraa rubllqne, aux Antll-

laa» par la faln qui élevait la pajraan »ux ehaaifa de aanne 

at par l*all^Batlon daa ^litaa. Le nJ^gre apprit lo fatalia-> 

•a at la résignation* Ce lut le tcnpa dai~*ben nigra^^à aoa 

bon nafira" t 

La •iaikrc lui avait bleaaé la poitrine at la doa 
et on avait fourri dana sa fauvre eervelle qu*une 
fatalité peaait aur lui qtt*an ne i-rtani paa au eel-
let} o,a*il a*aTAit paa pulaaanee aur aon propre 
destin, qu*ua Seigneur n^ahent avait de tenta étar» 
nité (tarit dca lois d* interdietion en aa nature 
palviennaj et d*8tre le bon nègre, de aroira hon~ 
nitaKieat î. aon indignité» aana ciirioaité pervaraa 
da vérifier jemaia les hiéragllphea fntidiqaaa. 

C'était un tr^a bon nigra. « (31) 

A aatte ^^pequa, la négritude prend toua laa earaetàras 

d*«aa véritable "Paaaian", qui aa aanifeata dana laa Négro-

•pirituala. Tout l'eepoir da l*liaame nair aa r^fngle alara 

dans la nort llbératrlae i 

** Un Jenr prochain je foaarai k tarra 
liO lenrd fardeau qui p^aa Ik «aa épaules 
Ahl un de aoa isatiaa aa plalaa lanilkre 
J'ouvrirai aaa allaa et ja faaéral lea aira 
Ua jonr prochain 
Ua Jaur praahala 
Ja poaerai !̂  tarra 
La lourd fardetiu qui p^ia à saa épaalea. " (32) 

30) Voir la dt>f Inltion dea nitgraa atarrona aa page ^^3 
31) A. CFSAIRE I e.e.. p.fis 
32) Cbaata a^grea traduite par J.CASADESUS dana la revue 

"Uiaataa*, laria, février 1031. 



lao. 

Umim «• temps sst bientSt r<^Telu t *1A Tieills nrgritttâe 

procrsssiTsnsBt se esdaTérise* (33) 

* Noms ne ehsnterons plus l«s tristes spiritasla 
désespérés 

Un Autre chent jeillit de notre gorge. * (34) 

L« Boir aujourd'hui r « l W e la ttte* Ko«a a*aa détsille-

rena paa iei toutea lea ralaons t l*ezemile dea antrea peu* 

plea eoloniaéa, eeaae l*Inde au les paya arabea, IMnfluenoe 

du aaauinaiaaa, le nenbre eroiaaaat d*iatellectuela noira et 

auaei 1 * iaipalaaaaae du attire oaeidantal h faire régner 1* 

erdra aar aea propres tarritoireai tout eela joua aoa rSle. 

Le aeir refueo déaoriaala ua deatla iapaa^ par le blaaa, 11 

refuae la eerTitude, rejette l^a pr4Jagéa qui pèaent an* aa 

raae i réTolte norale autaat que politique. Il ae. reut plaa 

*a*aaaitailer, se perdre dana l'Autre*. Ciff4reat du blaaa» 

il Toist jouer ua rftle propre et en 8trc fier. Il reTondlque 

aea droite et aea doroira d* *homm«—parei 1-aujc—autrea* (3ft) 

et aa proelaae enfin n^grat 

'Puisqu'on l'oppriao dans sa raee et k eause d'elle, c' 

est d'abord (!e aa race qu'il lui faat prendre eonaeienaa* 

Ceux qui* durant dea aièolea, ont Taiaoa^at toaté, pnree 

qu'il était aigre» de 1« réduire à l'état de blte, il faut 

qu'il lea oblige k le reeoanattre pour un hemao. Or, il a' 
aet paa iai d'éehappatoire, ni de triehoria« ni de "paaaa-

fo de ligae" qu'il puieae enTlaager t va Juif, blaae parai 

lea blanaa, peut nier qu'il aeit juif, ao déelarer an haawa 

parai len hoBaoa» Le aigre ae peut aier qu'il aoit aigre al 

réelaaer pour lui cette »batraite humanité incolore t il 

eat Boir. 'inei ent>il acculé \ l'authenticité } insulté. 

aa) A. CJSAIRE t . p,88 
34) Jaequoe ROUMAIN t "Boia d'ébine*. peiaea, Fort-au-

Irinoe, iaprinorie H. Pesahaaps, p»13 
(35) Titre d'un romaa do René karaa, farie, Kdiiiono ̂ r̂e 

oa eiel, 1947 



«•••rvi» il »• r«dr«8ce, 11 ran«K«« le net 4e "a^gre* q«*«9 

lai « S»t4 ««MMe aae pierre, il se reveadique «eane aeir ea 

f««e dv blaae, daaa la fierté.* (36) 

La aoir ae fait tout entier ezifeaaa, pour aa raoe et aa 

aiTlliantion; 11 r4olaae qa'oa la reeonnaiaae, il aaaa lapa-

aa «ette raaoBaaiaaaaca en a*ap;>repriant nea teehniquaa et 

BOB eulturea. l'ar aoa axigeaea» il aa Toat paa aealeaent ob

tenir droit dr eit^ daaa l*nniT«ra» aaia auaai l'enrlehir/ 

"Lee apporta de l*Oeeideat k la fornatioa da notre peraoa-

aallt4 raateat pr^aianx. Noua reTtadiquona eapandant la li

berté de lea aariehir et à notre tour de donner » It paa aau» 

levant de race^olr .*. Il iaparte que taaa aoient priaaata 

daaa l*ao«vra eréatriea de l*b«ttanit4. La pr^aene» africain 

ae a*artieiilara ntileMent aux autrea *pr^aanee«* daaa la aa— 

•ara a& la por8o»nalit4 afrlaaine aura au marquer le d^To-

loppaaaat iaa aaieneea et doa aria du aoeau ariginnl do aoa 

aonela, de noa aitnatiana et de nea génl^m»* (37) 

Il ne a'agit plua eepaadant, pour lea noire comcapo-

raina, do ret^ou'ker à la "a^sritudo dea aoureaa"! ils ont 

à r^aottdrc rHautres problèmes que e«ux qui ae pesaient aux 

Aakia du ^onghoft Maia ils puiaant néaBaolna leurs forcée 

dana laa aouffranaea d*ua paaF^ proaha et dena la Yolontr 

de réonpértr leura aalturee eontrarKea par la «alonisationt 

ils 8*appaieat aur leur Hiatolre, soaae de leure expiriaa» 

eoB. B*j trouTo inolaae aette constante de l*ftne noire, r4<-> 

anltat dea cultures afriaainea Aneeatrales* Alionne Piep le 

dit ela«.reBeBt, en une foraule qui indiqua lea deux pSlas 

aetuels <ie la a^grituda t *L>a a^gritude ... n'eat antre que 

le g^aio aàgra et en aftae tears la Toloattf d*aa r^r^lor la 

dignité" (98). 

ae) J.F.SABTnK I IA*., pp.XIII-XIV 
S7) Aliouaa PIOP i *l.e aeaa de ce fongrèa*. o*e., p.44 
8») tbi d.p.41 
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^^^•«••BS«>aotta. "L'iltra-diinsolf iionâe du noir* eeaporto 

Aiajevrd*hui l*<l4^mcnt eenotont du "génio B^gre* - c*«at~à<-

dira une payehologie aaraet^riatiqna d«a à an« eiTiliaatiaa 

original» - auquel s'ajoutent lea eleatrieea de la "l'assien* 

de la raee, qui resteront aaaa doute iapria^^ea leagieape 

<aaa la a^aeire eellectire t 

* aes aujourd'huia ont ebaeua ear aea jadis 
de grea jevz qui roulent de raneesur 
ai de heate » (39) 

* aa raee reagée de aasnles 
•a raee raisin aflr peur piede irres 
aa reine dea eraskats et des lèpres * (40) 

* aais toutes les laraes par les troia eontinenta, 
teutea lea aneura noires qui engraissèrent les 
ehaapa de «anne et de eoton " (41) 

Il englobe aussi «• et eeei est propre ans noirs dv XXs sil^— 

•le <• 1*affiraatien heataine de la raee, la r^Tolte «entre 

le raeisae et 1 *iap^rialisae de l*Oceident et la roTendica-

tion d'une lihiraiion totale. le n^gre libéré, eette 

agreesiTiti ne disparaftraot»elle pas T îlle laiaaerait pla-

•e alors & va nouveau rapport des noirs avee le aonde, d^jà 

pr^Tu et souhaité par enx, k nae négritude qui» *peur la 

faim nnivemelle, peur la soif nnireraelle", produiae enfin 

"la sneealenee des fruits" (42). 

La négritude à Tenir gardera eependant, ereyona-nous, 

deux éléeienta qui rejoindront les pretaièrea oonatantes dv 

g^nie nègre et du passé d*sppression i ee seront la fierté 

(39t> Léon PAUA8 : "La ceaplainte du Kèare". dana "Fiyaenta* 
o»e> « non paginé* 

40) Xiat' CESAIBK I "Cahier*, o.e.. p.80 
41) L.H.SîNCIiOR I "Sgy ««ifffflT.#g|lf|lt K^^ff et ai|fjff||,l" 
, » "thsnta d*sabre". o . c , p.50 
(42) A. Cî AÎHK I o 777 
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re«AnqQia« i* l*li«Bn« aolr ci In eonseicne* 4«B Taleara hia» 

toriquaa da aa raea* *La ii<$gritada «si paaa«'« de l'azlatanea 

isa<diaia }k l*<tat r^fl^ehi* (43). Cette conaeienee de aoi 

eat anaal ane conquête définitive» 

Batt« la n^fritude future, le nelr a'exprlaerA libremaat 

ai dana aea farsaa propraa* Forsaa qui, ««rqu^aa par la 

•ederae, ae aeraat «artea plua eellea dea tempe anelena, mais 

différeront «ependant dea formée eurap^ennea, dana la neanra 

e& ellea a * enracineront k nouveau daaa les eulturea afrleai— 

aea et daaa leur hlatoire, daaa la *6eata aoira" aelon la 

belle expreeeloD da Sartre* Car la payahelaeie d*aa peupla 

dt^pead ausai de aon hlatoire, ae l'onbliena r^», et elle la* 

prive aux oeuvrea dee heaaea «a earaet^re particulier. Dana 

cette *^re royale de la ni'grltude** (44), noua reeonnattrona 

lea preduationa de l*nrt afriealn à leur atyle neuf et dif» 

firent, tout comme aena pereerona, à travera lea remaaa amé-

riaaiaa ou alavea, uae tme aon pareille la ntlre* 

• • 

Il noua faut maiateaant diaaiper l*4qniToqne qui 

pèee aur la B^gritade depuia la faaauaa #t«da de Sartre, 

"Orphée noir*• 

*Xa Négritade, dit dartre, apparaît comme le temps faible 

d'aaa prograaeion dialectique t l'affirmation théorique et 

pratique de la aupr^matie du blanc eat la thèaei la poaitioa 

de la Négritude comme valeur antithétique e^t le moment de 

la aégativité. Umim ce memeat aégatif n*a pas de auffiaanac 

43) J.P.SARTRE i j^i**. P » ^ 
44) P. JOACHIU t "l.'heure n^yre*. aaa la revue Préaoaaa 

Africaine, n* XVI, oct-nov.1049, p.189 
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p a r I n i o K t a n « i n o i r a q u i e n u a e n t l e («RTent f a r t b i e n ; 

ila aa-reni qu'il r i a e & p r é p a r e r l a a y a t h i a e ou n ' a l i a a t i e n 

éê l * h n » a i B dana une 8>ei<t< s a n s r a e e a . A i o a i l a Négritude 

a a t pour s e d é t r u i r e , e l l e e s t passage e t non a b a a t i a a a a e n t , 

• • j r a n efc n o n f i n d e r n i è t r e " (45). 

Pranta Fanon e x p l i q u e f o r t b i e n quel effet lui f i t e e t e z » 

t e 8 

*(^a3Bd j« lue e e t t e p a g e , je s e a t i a q a * o B « e T o l a i t BM 

d e r n i è r e e h a n e e . J e d é e l a r a i à n é s a n i a t ' ' l a g ^ n ^ r a t i o n « ! • • 

j e u n e a pertes n o i r a r i e n t d e r e e e r o i r u n a o n p qui ne p a r d e n » 

ne p a a * * On a r a i t fait a p p e l k « n ami dea peuplée de e e n l e u r , 

e t e e t a m i n * a r a i t r i e n t r o u r ^ de a ï e u x q u e de m o n t r e r l a r e 

l a t i v i t é de l e u r a e t i e n ... J . r.Sartre, <1ana eette ^ t u d e , a 

d é t r u i t 1 * enthoueiaaiBe n o i r * (46) 

Fanon eat r i e t i a e d'un r a i a e n n e a e n t trop s u b t i l , l't b e a u -

eenp l*ont été aree lui* Sartre, en effet, p a r l e ea p h i l e -

a a p h a et e a p l o i e l e t e r m e de " n ^ g a t i r i t é * dane son sena p r o 

p r e , c e l u i q«« lui d o n n e Hegel e t qui n*a r i e n de p é j o r a t i f . 

Paur Regel, l'Eaprit a u a e i e a t a é g n t i r i t é , e t la Libert«^, et 

la Cenaeieneo : a o i t tout e« q u i s * o p p e a e h l ' i m B é é i a t * Sar

tre f a i t e z p l i e i t o B O B t a p p e l à la d i a l e c t i q u e l i ^ g < ^ l i e B n e , 

preeeaaua dama l e q u e l u n p r e m i e r marnent, l a t h ^ a e , a n s c i t e 

B é a e a a a i r e m e n t a o n e o n t r a i r e , l ' a n t h i t h i a a , la l u t t e q u i a * 

ensuit f a i a a a t apparattre un t r e i a l t m e terme, l a a / n t h è a e (47), 

qui e o n s e r r e r a les p e r f e e t i o n a dea d e u x p r e m i è r e t e r m e a et 

fera d ê a p a r a t t r e l e u r d i m p e r f e e t l o n a • Ce a o m a a t a v p é r i e u r , 

Hegel l ' a p p e l l e A u f h e b u B g . du rerbe a u f h e b e a qui e igni^ i» à 

l a f o i e d é p a a e e r , s u p p r i a e r et conBervert Le l i o r a e n t n é g a t i f * 

du p r o e e s a u a n'eat d o n c p a a u n e o p p e a i t i o n a t é r i l e qui ae 

e e n t e n t e r a i t de n i e r la thifcee eaaa rien Ini a p p o r t e r de pe— 

4S) J.P.SAHTRE } * V'^l'^ 
4é) Franta FAN01«i t T e a u ipeire. laaaicjnfa blanoa*. ^aria, 

.Seuil, 165i^, pp.136-136 
(47) On appelle ordinairement "th^ee-antith^ae-ajrnth^ae" lea 

troia *ne»enta" de la dialectique hégélienne; en réali
té Hegal lea aammait "affirmatioa-B<^gation-nc'gation d« 
la négation*. 
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• itif et sarait daatlni k diaparattra pnmmtnt ai ainplamant 

aprèa la loti». Il apparia an eoatralra dea qualit^a nouTal-

laa, n a n aontenttaa dana la pranier tarma, at qu'il impoaara« 

p u l a q u ' a l l a a aarent canaarT^aa dana la aynth^aa. Nlar la nt^ 

Saiian, paur Hagal» ne aiffoifia paa la rajatar, eamma au tri» 

bunfil aa d^ltavta va plaigaant, mala tarminar la qoarella aa 

raaonaaiaaaot l a a drolta raapeatifa daa partiaa at an laa 

r^eaaalllani• 

Daaa *prah<a aolr* eapaadani, étné9 daeilala au graaA 

publie, la «ai da *aéfatlTii4* aa panTait qu*Cira nal cou" 

priai îarae taahniqua Aa la phileaophia nedarna, il aa fi-> 

gara a i t a a paa aa Larauasa de l*4paqaa* Paur «a aaprit aaa 

prirtnn, l * e r r « a r <taii ia^vitable c^'aaaimilar aa T a a a b l a à 

uégmtiff néfaianr, a^gatiaa, ate««* e ' aat->à-dira à l**aetion 

Aa aiar* aaa affirmation paaitirai Sartra lai«>ataa «ntraiiaajk 

inraloutairamant l*<qulToqua. Apr^a avoir aaata^ la thiaa aaa 

*affiraatioa //• da la aupr^aaila du blane", il aa dtfaigaa 

1 'anti t h i i a a da la n^fgrituda qua par daa t a r a a a "a/^gatifa" t 

"taapa faibla", qui *a'a paa de auffiaanea par lui-afiae" at 

f « i eat "paur aa détruir*»** *.. Biaa a f i r » tout eela aat vrai 

qaaaA oa a pr^aant à l'esprit ca qua aigaifia la ayathkaa 

hégélienne et qua la neaaat éa la a^gativité aat auaai ua 

appert positif qui aubaiatarat U«ia dartre, avea une certai» 

aa aantiacntalité, aeeeatue l'iapraasian de fagaeité, praa-

qua de futilité d« la a^grituda i *CB paa de plua et la Hi» 

grituda Ta dieparattra t o u t à fait (l) : oa qui était la 

bouillonneaeat aneeatral at ayatériaax dn aaag aolr» la nè» 

gra lui«>a$ae a n fait un accident géagraphiqua, la produit 

ineonaiataat (î) du df'teraiaiaae uniTerael." (4H) 

Ceaaeat, au taraa d'une aaaljrae ai rieha, Sartra peut* 

il reatraindra talleaent aa eeneeption de la négritude T II 

(48) J.P.SARTRE » o ^ . , p.XLI 
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«•Kblc la r a m a n a r k l a aaula «ppaaition an b l a a e at p r e n » 

d r a a i n a i la p a r t i a p o u r le t o u t , p u l a q n e l u i « > a t o a d o n n a i t 

d*a1 ) a r d au c e n e e p t u n a a x t e n a i a n b i a n p l n a l a r g o * *L*i^tra-

d a n a-1 e-oionda d n n o i r * » n o u a l ' a r e n a T U , r e c o u v r a i t t o u t o a 

• • • M a n l è r a a da r a a a a n t i r aa a i t u a t i o n dana la a o n d o : r y t h - » 

• o , panth4ia«o a o s u a l , aona • • • • i q u a , *nnit4 i n d i a a o l n b l a 

da la a o n f f r a n e e » do l*oraa o t do la j o i a ' ' ( 4 9 ) , e t e . . . 

Cotto a i t u a t i o n , p r i s a do f a ç o n fin^SralOt n ' i a p l i q n o paa la 

préaonea n é o a a a a i r a du b l a n o * C * c a t p o u r q u o i n o u a p o u T i o n a , 

OToe S o n g h o r » p a r l a r d*nna ' n ^ g r i t u d a daa a o u r e a a " , a n t é r i » 

« v r a k l ' a r r i T ^ a daa o u r o p ^ a n a * La n o i r , i l e a t T r a i , a 

p r i s c o n a e i e n e a (ta aoa S t r e - n o i r an e o n t a a t du b l a n c , i l a 

r a c o n n u aa n ^ g r i t u d a , a t a i a il na l*a naïf eriéf l L ' a y a n t 

r a c o n n u e , i l l'appoae à l ' A n t r « t t h ^ a a o t a n t i t h è s e a o n t 

a i n a i e n p r ^ a a n o o , e h a e n n a a f f i r n a n t aea T a l a u r a * La " a y n -

tbkaa", r a p p a l o n a - l o , doit f a i r e <1iaparattr« c o t t e oppoai-

t i o B , maia e o n a e r v o r l e a T a l a t t r a * Il f a l l a i t y i n a i a t a r . 

M a i * S a r t r a , p o u r s u i T a n t aon a e h i m a d i a l e c t i q u e . T a 

plna l o i n oaeoro* An a o a e n t do la a y n t h k a a , « n a f f a t , il 

B * y a u r a i t plna ni n k g r a a n i b l a n e a , rlon q u e d e s h e a M o a 

•••blablaa, e n r i e h i a l*un p a r l ' a u t r e * P o n T o n a - n o n a l a a u i -

r r o jnaqne Ik t 

La nl^gre, d i t S a r t r e , *'Teut l * A b o l i t i o n d e a p r i T i l è g a a 

« t h n i q n o a d*oi!i q u ' i l a v i e n n e n t ) i l a f f i r m a «a s o l i d a r i t é 

avec l e a opprivéa de t o n t e c o u l e u r * Pn e o u p , l a n o t i o n a u b ^ 

j e o t i T o (î), e z i a t e n t i o l le, e t h n i q u e do ifé^ri tndo •paoao'', 

• o a M O d i t H e g e l , dan» «elle - o b j o e ^ t i r o , p e s i t i v e , exacte -

de p r o l é t a r i a t . " (5o)» H «Joute anaaitSt que *1« n o t i o n do 

r a e e no aa r e e o u p e paa avao oello do olaBaa t e a l l f o l à eat 

49) iMi.., p*XJCXV 
60) ibjld. . p.XL 
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«•o«rèt« «t partieulièrt, enlle~ei unlreraell» et abstraite* 

(si). Il n'eupSalie que, teut eanme l e prolétaire " T e n t l'a» 

Yènenent d'une aeeiét aana «lasse^ (^^)» l e R o i r "riae à 

préparer la aynthîtae eu réalisation de l'huaain dans uns 

•ooiété sans raees* (&3). 

Sartre nous paraît trop porté à «ssiniler lutte des ra» 

oos et lutte des elassos, nègre et prolétaire ( M ) . Si le 

prolétaire eoabat peur l'abolition î e l*iééo «tao do elasse, 

le nJ^gre lutte pour la reconnaisBwpce do sa race» Il no Yl» 

00 pao, en fait, une société oans races, nais bien sans *pri» 

YllJ^ges ethniques*, c*e6t-%«>diro sans "racigme* « 

A supposer T r a i e cotte T U O (optimiste) de l'histoire, t«o 

tous les hommes se rotrourent un je\ir si étroitement unis 

qu'il n ' y ait plus entre eux de préséance et que touo aient 

des droits et dos d o T o i r s égaux, cela signlf1ere~t>i1 la dis

parition de toute diff ^ r e n e e culturelle t Bien que coamuals*-

te lui aussi et théoriquement égal en droits, lo Chinois 

oot-il pareil au Ilusso t line sociiHé sans "rac^smo* a u r a - t -

elle néeosoai roment une culture unique 7 Lo elitiiAt, le géo— 

graphie, 1 * environnesient rigfthl et aalRol, l ' h l a t o i r o , 1* 

hérédité, et tant d'autres facteurs, influencent non seuj^e— 

mont les earoet^res physiques, mais psychiques deo individus* 

Et «os éléments psychiques détermiaoni k leur tour des sen

sibilités créatrices de cultures dlTeraes. (55) 

(51) ibid.. p.XÎ.1 
(52) ibid.. p.XLIÎÏ 
(53) Ibiil., p.XLI 
( 5 4 ) La aSme teadanro B O U S est apfarne \ nauToan clairomeat 

dans notre entretien O T O C J.F.Sartre en oTril 1 9 6 0 . 
( 5 6 ) Nous ae partageons pas I ' O T I B do Mato Eliano Bouequey 

(Mémoire do lironoo k l'UniTorsité Libre do Bruxelles 
oa 10»») pour qui le n^gre do demaia considérera sa né
gritude comme "attosi aoeondairo quo pour un Belge sa na
tionalité TiS'à-Tis (<*ttn Françaia, un Suisse eu un Aa-
glais*(p*32) - Tout d'al-ord, la eom'aralson ne noua pa
raît ptte Talable t il eut fallu eomparor lo Belge au 
ehiaols ou K l'indien, pnr exttmplo, arec lesquels, bioa 
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Sartr* Ivi-àta** a p r è d « r o i r a l bian p a r K d a d a a t r a e t i o n 

da r a n o n e a v a n t , da d ^ p a a a a a e n t T a r a u n " u n i T c r a a l i a n a f u t u r 

qui «ara In e r ^ p u a a u l a da (la) n ^ g r i t u d a * (50), s ' i n t a r r o g a 

« « p a n d a n t t *Et ai l e a a a r l f i e a , u n jeur, aat c e n a o w a d y qu* 

a r r l T e r a - t » ! ! 7 . . * l e g r a n d f l a u T a noir e o l o r a r a - t ~ i l mal» 

gri t a n t l a s a r dana l a q u e l l e 11 aa jette 7** I i a l a 11 laiaae 

s* q u a a t l a n a a n a r4panaa t "il n * i a p o r t e . . . " (97) 

Il r e a t a » a v e c Fr.Fanon,"à o p f o a e r 1 • i B i p r « ^ T i a l h l e * . La 

t e e h n l q u a , T a i n q u a n t l e a a n t r a a d é t a r m i n a t i o n e , n i v e l l e r a * » 

t-elle l e a c u l t u r a a ou l e a l a l a a a r a ~ t » a l l « s u r v i v r e dana nna 

h a r n a n i e u a a i n t e r a u b j ( > c t i v l t # ? A v a n t d a d / p a a a e r eette In

t e r r o g a t i o n , u n e c u l t u r e n é g r o ^ a f r i a a i n a a l a r g a s e n i la 

taapa de d é v e l o p p e r aaa v i r t u a l i t é a . A «alaa évldaMaat q«* 

mna g u e r r e n o u v e l l e n e a u p p r l a e h â t i v » c a e n t e l a a s e a e t raeaa 

e n d é t r u i a a n t tenta aaalétl. Cela a u a a i aat d u r a a s o r t da 

l*l«pr4vlalbla ! 

«... qu'il n*y ait jasala an oppaaitian, azlstani dea dif-
féreneea multlplaa AXtrl^nenant aanaiblra. Inavita, mSne an
tre lurop'^ena daaeurant dea diatinetiona eulturellea et pay-
ehologlnuaa peralatantaa maigri' dea aièelfa de eontaeta i" 
troita. En Belgique, par exemple, Menalrur-tontole-monda 
voua dira que le Françaia e«t un 1/rillant eauaaur, nala qo* 
11 réaliaa pan de choaea, que l'hygiène n*e8t paa ann fort, 
qu'il développa nn een.leze de "^randanr*.•. Non Intelloo-
tnela, au contraire, venteront la aul^tlllté, le brillant, 
l'envergure de l'aaprlt frAuçala* N*est->ee paa, d'un eêi^ 
ooaiaa da l'antre, raaonnattra lapllei tenent que noua, Halget 
aoKMea différente, avona d'autrea qualitéa et d'autrea dé» 
fauta, malgré une langue eoinaune et une culture soeur 7 iîum 
dire alora du santlaent d**axotiana* du Belge au eontaot do 
l'Eapagnol ou du Hiallien 7 

La négritude n'est donc abaaluaant paa *un grand rdve" 
dont "le dépaaaaaent eat admla pnr toua, avee regret o«! aon-
lagonent" (p.13)* C'est un anaenble de propriétés eulturel
lea tr^a eonerètea et vivantes, qui dlfféreneient lea Nolra 
dea Oaeitlentaux, «utant que dea Aaiatitjttaa ou dea Anérlcaina 

(58) J.P.SAIITUE i e.e.. p.XLII 
(87) JLbM.. p.XLIV 



«• •j^îPffH '9*&l *lToas *«|Jwj *,««axou »»T^«0|U 
- 9*81 *ÏTn»g ••Ta»( *««4q««,ii «^aviio, i S0H9Ki8*8"! (t) 

••ajvofxjpv «auan^arf ap aaof^lp^ xna 9961 «a >a *a«pjteg 
«aqo jt̂>Qt ua 9%ivffu 'ecai '«y»"OIOA« ««Aa* «a?a 
««t*i^a iii»d'iti jUjU Higéo, I asivsaD ?«ïv (?) 

icôi iCtto ««Ma^ ««iiriiif'fj', I svrcva ««fi (i) 

(S)*9»'6l 9961 a4»aa B^IJïO^ 

f%f %u9jvAm 9»mi^od aaf i^nap '^ïïëi^ou aiflié'n. fa ,'¥jrqS57F 
iivvqOa 'sffanaaj xnap ̂[̂̂61 9*61 «a f|V|iqnd a|jiii» jie^S 

Piado^'X •apn^.iJiirpa «x •"îl<l"'*il afaaAa^ '^fVXl* T»^ 
(K)«tv>^^ «̂iCvd 'nH xaQ%»jt uà,p «X«T<IW3« •-t'Î^If» woa «y^uoxoAa 

aoAaa «x «awp %T«4faii| ajfvajpg f*|V 'p^a^, aa|d auv sna^ 
•(l) Xe6î »«w»d «ITâââlTrii ITanaaa ai *uop ««««rva «o^'I 

fB| aefffpj^iX ap aanaauoi} ««x aa).|«uuoa ^ aaïaajid a'i 

•aaffaa>).«,X ^ «naf«aatlaf,a fab aaa 
«•fDji^f^jX aa4A.n0O aap «a 8@Tadza,a axx**^^"^*! aafjidmea 
%9 9fifAi}J. %u»m9xi9fS %tii au axxan^aa apn^i^S^u «i iMan^ai 

«a ^Anoai^ T^b fip ^aaiO nafy. 

MOiiDnaoaiNi 'v 

taiI¥1ll£XZl 83IIAI1DV 

•691 
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C«« P9ntr«a dlactit '.i<«iix la ar'grituda q«i« n'iaporta qnal» 
la éiitda théariqua4 ATee eaa pranlara fralta d'un art au

thentiqua, lea troia paèiaa fenifaiant offieiellaaant un taon-

• a a a B t eultnral q«i n*a eaaaé da a'auplifiar at daat i l a 

aaat iavenus lea alaaaiquas* la aa laajiaga originalf ila dé» 

finiaaaiani **! * ttre-dnaa-la-nanda* da tenta laar raaa, aa 

aima taapa qua laur aaaiira paraannalle da T i r r a eatta aé» 

griinda. 

UaniJ^ra paraonnella, diaona-aouaf «ar, peur Claairef tm 

aégritttda fat d*abard "eanataiatiaa d ' a n fait» r<^Tolta at 

priae a n eharga du daatia da aa raea" (4) «laTaat aaa aaa-» 

patrietaa qui rafuaaieat da l*«aaa«ar* Pear Saafbor» clla 

raaoavra aurtout *la patrimoiae eultnral da l'Afriqua noira, 

e*aat-à->dira l*aaprit da aa eiriliaatian** (s). Four Paaias« 

alla eonaiata eaaantiallament h rejctar 1'aaaiailation qui 

fauaaait aa apantaaéiié at à "défeadra aa qualité da a^gra 

at da gayanaia* (6}» 

Uaia loin da a'azalurat c a a troia aeeeptiona aa aaaplé*» 

talent parfaitanant* aa renforçaiant, dana la naaura oh laa 

troia amia a'épanlaient dana una aima aetion hanaalata t ra» 

valoriaar la noa, la personna at laa valaura du N^fra* Kaas 

rarrana au eoura d a l*analyaa da aaa troia oanvraa poétiqaaa, 

qaa la noatalgia da l'Afriqna at l'éiroeation da aaa ealturaa 

aont lain d*ttra al>aaataa ahat Céaaira a t Daaaa, tandia qua 

Sanghor a lui anaal aaa aoaaaia da réralta et d*éeaauraaant. 

La aégrituda, dl̂ a la dlbut» faraalt a i n a i u n tout (!ont e h a < » 

ean raaaantait plua vivamaat tal aapaat eu tal autra» Baloa 

aaa taa|jéra»anty aa aituatian aaelala, aen paya d'arigina» 

Pour aiaax aeaprandra aala, Jetaaa n n "bwt eaap d'oeil 

aur le raaa^ daa autaura avant c)*abordar laura pe^naa. 

4) Katratian a T a e Claaira an juin 1959 
Eatratian avae Saaghar aa Juia 19A9 

'6) Tntratian nTae Paaaa aa juia 19ft9 



141. 

P« I'ATIS â « ««nx qni Im eonnaiasant l i i a a , Sanghor eat 

an h e M m o paal, eoaaeianal aux ai a^tkadiqaa, aatarellemctit 

parti à la eoneilietion. laau d*ana faailla da riehaa aas-

H i a r ç a n t a , 11 aa eannut p a a lea soneia natlriala de a a a eaa— 

pagaaaa at aa g4aéraait4 était proTarbiale âaaa la nllian 

a a i r astudiantin. La S 4 a < g a l l'aralt aa oatra nourri d*una 

aultarc eneera biaa vivaea at, da tana, il »a aaatait l a 

na&aa fruatr^ da ta paraanaalltl sriginala* 

C4aair« «a raeaaaaît k lai<»a8aa aa taaf^lranaat tatalasaat 

éiff^raat da calai d a Saaghar. kiné Fatri va jaaqa*à lea 

appasar aantsa le jaur at la aalt t "Chas Saaghar» aiaa 

à faira riaaaaar lea aecaata d'na "taataoi T o i l é * , triomphe 

aatarallanaat la doaeaur mataraalla d e l a aalt, taadia qaa 

Cilsaira aiaa à a'axaltar aaae laa ardaara f^raeaa d'va «••• 
lail gaarrier* (7). Dijà ispatieat at iatraaalgeant d a aa* 

tare, C^aaire eannat da plaa uae enfanoa difflaila, parta» 

geaat «Taa aaa alx frèra«t at aoaara aa paia prnlblenaat g a * 

gai* Oa aa retrouva aaiataa traaes daaa l a "Cahier*« t n t i n , 

Itauraier k Parla, Claaira fat eaeera k la pertiea eaagrua. 
Ayaat aa à aeaffrir da r^giae aalenial, il dtait aarnal na* 

il r^agiaaa aentra lai arae plaa da Tialanee a t raaaeata 

plaa latiaaaaat la « i a ^ r a d e aen p a a p l a * f'ar eontra, ai, 

daaa la 'Cahier*, l'eapalr at l*haraaalaaa tonjoara rapraa* 

aaat l a daaaua, a'aat - e a paa, an partie aa aelaa, parce qa* 

à aatta f'̂ poqaa Cisaira eat janae marié et d<^jà pire, hea* 

raax et atahiliai dans aa t r i a intima f 

Quant à Léea Paaaa, dent l*anele paternel était blaaa 

e t déjà éarivain, il a lai a a a a i dea d^taralnatiaaa parti-

ealièrea : aé à Cayenna, d*ane faiaille baurgeaiaa, aaa pèra 

était eanpaalteur d a aaalqae alaaaiqae at aa atère eat h. 

ceenr d'iaaalqaer à aoa fila lea * b a a n a a aani^rea* dea Hlanoa. 

(7) Âiaé FAfRI, daaa 1 * */tntholegie ... * da Saagher, o.e.. 
p.147 
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"PtfwentB* t4ii»iff»« K de BoabrenaAi reprisas •eabien ««tte 

tfdnaatian pssa sur l * a n f a n t eéMms un eareaa* Pe plus, il 

souffrit (^'asthme infantile qui le eloua •« lit juaqu'K six 

sus et il ne put parler qu'un an plus tard* Pe eetts sant4 

( t ^ l i e a t e t Damas eenserva un «araotère fantasque e t snsespti» 

ble, u n e sensibilité affinés qui le rendait très rulnérabls 

aux Moqueries de ses oonpagnoBs pRrisiens. *Ahl T O U S ttes 

Guyanais? Votre pire ne acrait-ll pas forçatt* i eoabien Am 

feia entenditoil «ett.« inepte questiont (M) Il ae replia dans 

la solitude et une réastion iwaédiate l ' a m e n a à défendre sa 

couleur st k entreprendre, aprî»s deux années de droit et ds 

langnea orientales, des études d'ethnologie, d a n s l'espoir 

d ' u n réenraslneaent. C ' e s t dans le m t a i s but qu'il fréqusntn 

l«s Afrioaina d e toua nilieux qu'il p u t rencontrer k Paris. 

Mala aes parents eoupèrent les r i T r e s à e e fils trop peu sé«> 

risux K leur gré} Daaas en fut réduit k travailler la nuit 

AUX Balles, puis esaae o n y r i e r d a n s une usine ds niekelage, 

il lara la T a i s a e l l e , distribua dss prospectus.*. A s o n tour, 

il c o n n u la ais^re, naia la «is^re ds Taris, ares aen froid 

et sa aolitude. Tons «es élénents teintèrent sa "négritude** 

de naanees particulières que n o u s r e t r o u T o r e n s . 

Knfin, Césairs et Danas, parce qu'Aatillaia, connurent 

plna que Sengher la frustration d ' u n s Afriqns perdue, loin» 

taint), l a souffraace de l'exil, l e désespsir de T o i r Jaaais 

leurs eaapatristss ee libérer de l'aliénation profonde ds 

l'caolavage aaslen* Plus inquiète asra la qutte rie leurs 

souross, plus anère leur rancune centre l ' u r e p e , e t plus 

rarea leurs parole* d e pardon. 

Mais si la mf^gritude e s t doTenuo aujourd'hui, sinea «a 

'coaplexs rebells à l'analyse*(fl), du H S i n s nne "aonres d ' 

<^quiToqus* (lo), «11« n'était risn ds cela k sa naissanes et 
rests, pour ses fondateurs officisls, u n e notion éTidente, 

néseasaire, ntms s'ils en o n t aeeentué des aspects différsnts* 

!

B) ! n t r 

10) Kai 

ntrctiea avec Daaas en juin 1689 

e J. Sahsaananjara sn juin 19i» Eairetisa aTee 
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* 

Paaa l*«aal]ra« des eavivraa, nous A T O U S dû sacrifier 

à la traditiaoBella dirision du fand ai de la farna» âiTiaian 

teujeura appauvriaaanta pour la r)0̂ tte« alehisia du lauffaga 

«h lea id^aa et lea sautiaents sont Inaéparablaa daa mata 

qmi laa r^rJ^lent. Maia ai l*en peut Ivitar eatta diatiaetioa 

dana l'analyaa d'un pal^ae, eela noua ast apparu ioipassibla 

peur une oeuvra touta entière. Car noua ne Touliona ni nlgli* 

gar l*un daa deux aapeeta, ni aambrar dana la eenfuaion. Or« 

aa qui fait préoia4aiant l*int^rSt daa po^taa que noua allons 

pr^aantar, e*aat qu*il8 aont vraiment cr^ataura« Laa aota ai 

las imagea, la ayataxa at le rythae* aana eaaaa appujcaat au 

attaneant dea th^aa» abaanta de natre litiératura. It leura 

idiaa aaua attirent autant qua leur façon de plier aatra 

laagua à une aanaibilit^ qui noua ast étrangère* Caa 4ari-

Tains utiliaant d*amtrea ajrmbolaa, un autre rythma» ila ont 

d'autres réaetiona pne nona; nous risquons h chaque instant 

de ne pas aamprandra leur viainn daa eheaea, d*Stra hi>urtla 

en partiaaliar par leur rapr^aantatian de l'Oaeidaat. 

l'our aborder cas première» aauvraa poiStiquas daa écriTaiaa 

noira de la nauvalle école, il convient da garder notre at

tention en éveil at de noua méfier des réflexee inatinetifa* 

Eeeutena aurtout la pertinent conaeil da Sartre t 

* Je redoute surtout que, forte rie nea ailla ans de 

littérature, de noa Villon, de noa lîaeiae, de nea 

Rimbaud, B O U S n« nous penchions sur les po^aaa at 

lea nouvellea de noa amis noirs avec cette indulgea» 

ee eharaée qa'eat lea pareate, au joitr de leur fCte, 

pour le eom^limant de leura enfanta. Gaydona^nouf 

de voir, dan» eea rtroduettons dy l*csprit un hemwaae 

yendn k la culturi? fran<;^ai»e. Il s'agit de tout au
tre eheae. La culture est un inatrument} aa paaaeaa 
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p a s qv*ila o n t élxk In n8tre{ lea Aaglaia attaaant-ila 

e o e t i p ^ l e Sénégal* an l i e u d e n a t t a , l e a Sla^galaia 

euasant adapté l'anglais» La rirlté, e ' e a t que ^a« 

B o i r a t e n t e n t d e a e yg.1oindre e n x - w t i a e a à t r a T e r a n n 

y t o n d e c u l t u r e l q u ' o n l e n r taneaa, e t q u i l e a r aet ^ t r a n - » 

4j;e,rt i l fnnt q u ' i l a r e t a i l l e n t c e v ê t e m e n t t o u t f a i t : 

t o u t lea gine e t lea angonee» j u a q u ' à l a a y n t n x a » ai 

p a u r t a n t ila ont a p p r i s à u t i l i s e r J u a q u * a a x i n a u f -

f i a a n e a a de eet outil* " (il) 

(il) J.P.SABTUE I "Préaency n - i r e * . d a n a l a p r c i a i e r nuaér* 
da la r e v u e " f ^ r é e e n c e A f r l a a i n e * , n o Y - d ^ « . 1 9 4 7 , 



I4t« 

B. • P I G M E N T S " 

d« ït 4 9 n D a a a a 

I. 

La praniar r«euell 4a poènea an fran-

Çala qui porta la aeaau da la nauvalla n^grltuda, "Plgmaata 

valut à aon auteur un praatiga Ineantaaté dana la miliau 

Aaa étudiania naira de Paria» praatiga renforcé par l*édi-

tien da luxa «t la pr4faea da Kabart Ieanoa (l)* L'origina

lité da eatta oeuvra, outra laa idiaa qui j aent eontannast 

aat qua peur la praai^ra fola un pa^ta antillala attira 1* 

attention aur la couleur da aa paau» La titra j fait dirao» 

taaiani allitaion at Peanoa y inaiata avant d'indiquer la por 

t<a aoaiala daa paèaaa t 

"Il aa n»mm0 DaMaa. C'aat un nègra» PanftSaat nègra 

ai tient à aa qualité at à aon ^tat da a^gra« Vailà qui fa* 

ra draaaar l*arailla k un aartain naaibra da eivillaatenra 

qui trouvent jnata qn*an ^alianga de leura libartf^a» da leur 

terra» da lenra eoutuHaa at da leur aanté, laa gana da eou-

laur aoient honoréa én naM da "Noira** Damaa refuaa le ti

tra at rapraad aon bien* Ce bien voua aara rirélÀ dana laa 

paikfflaa qui vont auivra... 

lia aont k la glaire, eea po^nea, de tout l'iimeaaa pro

létariat indigène daa aaloniea. H a noua aigaifiant qua la 

(1) Lé»n DAMA» I "J igaenta". Paria, Guy l^vj Uana, 1Ô37, 
préface da Rabert Pasnoa. - Feu da tcaipa après 
aa parution, le livre fut aaiai k la auite dea 
traublcia palitiquea en CBte d* Ivoire. >Noua n*a-
vona pu utiliaar qu*una copia non paginée fournie 
par l*Autenr. 
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t«m|ia est vnvt d» ponrsuiTro la eonq«8te du ««• terres e t 
de ses peuples. Ne seat*>elleB pas exploitées eonae las ni* 
tre8 ; e e s terres* Kt e<»s peuples n e 8ont»ila pas..* T o y e x na 

peu 9h la plans et le l i e n sens nous entraînent. Ces p o ^ a e s 

sont done aussi «a chant d'aaltii^ offert, au n o t a de tonte 

sa raeo, par u ton aai, l e nèfre Paaaa, à toas e a a frères blanes. 

0a d s B de la a a T a a e k l'usine, de l a plantation It la f e r m e , 

és la fabrique tropiealo à l'atelier européen.* 

Saaas cornmease par rejeter tout e e que l'Fnropo lui 

fit araler do force, k lui et à ses aneStres. Tous les po^— 

asB reflètent a a e véritable "indiffostlon* qu i TB ds la naa-
séo an spasae, du déasspoir à l'Iajure et k la aonaee. 

Kaasie q\ii aaisit l*lioaao sans d'abord qu'il en voie la rai

son : 

* U a ( o f t t do s a n g a s T i e n t 
a e B o n t e 
»'irrit« le nos 
la gsrgo les yeux " (2) 

** Il est dos nuits sans aoa 
Il est des nuits sans laao 
oh jnaqa'à l'eaphyxie aeite a o proad 
l'Sere odeur de sang jaillissant 
do toute troBpetts bouchée 
• • • • • 
•4 le dégodt a'anere en aoi 
aussi profeadéaoat qu'un b e a u poigaari 
aalais « (3) 

Nausée Jaaais si forte que dans ees boites do nuit, e e s oa-

barois »h Isa nègres aausent les blanea par leur ausiqne ot 

leurs daaass, et o&, au delà do l'exotisas, Daaas perçoit 
tout e e que la troa e t t e bouchée contient de plaintes, ds 

f a ) p o è a e " O b s e s s i o n " 
(3) psèae •Il ffff^ dfa niiitj» 
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••agiota • • • • 

* 'ivhre de blnea de SAr t^leRent de piano 
d e t r o n p e t t e bouchée de folie e l a q n a a i t d e s p i e d s 
à la s s t i s f R o t i o c du rythne 

Tr^«e rie s ^ a a o e s à t a n t l e s w i n g 
•utour du ring 
qu'éneiTTeat les eris de f a u v e s * (4) 

l>e n^gre est trop souvent livré en epectavle, «eniae un Jou

et ou un elova. Kt !)•»••, nitgre Antillais, ne jeiie-t-il pas 

le jeu du blaae» lui qui vient à son tour eont^apler l*ab«> 

jeetien de sa raee f II r^talise aen ineuthentieité t 

* Tr^ve de lèehe de renorqusge de lèehe 
de l'sttttade d'hyperaasialKs » (4) 

ta nausée prend alors an visage et le psiis s* regarde lu-

eidemeat, sans eonoossion t voici l*él4gant Léon Paaas, ai-

aant ;orter beau et impressionner ses sais par 1 *él6ganc-e 

de sa BISS, voici Léon Daaas, paradant dans les salons, qui 

ss regards tout à eoup t 

* J*ai l'iapreasioa d'Stre ridicule 
dans leura souliers dsns leur smoking 
dans leur plastron daas leur fanx->eol 
dans leur aonoele dans leur raelon 

«!*ai l*iapression d'Stre ridicule 
dans leurs salons dans leurs aani^res 
dans leurs courbettes dans leurs forraules " (5) 

Il eeaprend que ces habits et e e a aseurs participent d*une 

aerale qu*il réprouve t 

• J*al l'iajresslon d'dtre ridicule 
parai eux ee«plfcr> parai eux souteneur 
parai eux égergeur lea aains etfroyabloBeat reagsa 
du eang de leur eivilieation * (5; 

poème "Tr&ve* 
psiiae "Sejlde'' 
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^•r, p l u s q u « a«a e a s p a g a o n a C<a«ir« - p l u a p r o c h a du p e u 

pla - 0tt é^anghor - ^ d u q u â à l*afrieaine -, Lé^m Pasaa aat 

un "aaaisiK*! aa apontaa^iij fui hrimi» é^m l*onfanee, 
qaaad 11 enriait aes eonalns easpagnarda qui parlaient li— 

¥ r a a » a t l e aréole e t po\!vaient se llTrar à l e u r a Jeux bruy-

aaia aana crainte dea rt 'priaaBtlea t'andla qu *en lui ia-
calquait aT«e patience lea "belles uani^rea"» la religion 
ai... le T i o l o n , p^la-alla aTa« lea préjugtia b a a r f f a o i a da 
••a ailiau aulStre* Qu'on rellae le po3»Ma ai original ia-
tital^ *îloquet*. où liaaaa m é r i t e ai M o n l'appellation d« 

* B o n sopbi8tlqu4* q u a lui Ai99ru9 Sanghor (7) t 

Bi J*ai beau avaler aeiit gorgées d*aa« 
troia à rjuatre foia par vingt—quatre hi->ures 
aa rerlent mon enfanea dana un hoquet aacouant mea 

inatinot 

Ua aère voulant â*ua fila tr^a boaaas aanil^ros à tal>}« 

une fourehette a'eat pas un eure-dents 
défense se aoueher 
a u su 
au TU de tout le monde 
et puis tenns-voua droit 
un nos bien ^lev<^ ne balaye pas l'aaaiette 
at pula et puis 
•t puis au non du Père 

du Fils 
du Balai ^-sprit 

k la fia de chaque repas 

a a a i r e v o u l a n t d ' u n f i l s a / a s r a a d u n 
a i v s t r e leçoa d ' h i s t o i r o a ' a s t p a a a a e 
T O U S B * l r a B p a s à la Eteaaa d l a a B c h e a r e s 
v o s e f f e t s du d i m a n c h e 
« • t e n f a n t a a r a l a h o n t e d e notre nom 
« • t e n f a n t sera n o t r e nom d e Pieu 
Taisas-vous 
TOUS ai—Je dit q u ' i l voua fallait p a r l e r f r a n ç a i s 
ïf f r a n ç a i a de ^^ranee 
le f r n n ç a i a du frant.ais 
l e f r a n ç a i a f r a n ç a i a 

(6) Voir L<oa PAUA8 I «B^jak label*. Parla, Galliaard, 1S86, 

(7) L.S.SEKGBOR i n tholoai a . . .* o . c , p«6 
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I>arlftz«->8ioi du d^sKatr* 
parl«8>a* en 

Ma mhf T o u l a n t d'un fila de aa mhvm 
rmnm B*aT«B pas aalué Toiaina 
eneerr von ehanssurea da salea 
a i (toe 9a roua j rapraana dana l a m a 
aur l * h e r b e eu aur la sarana 
à l ' a m b r e du ntoBUKant ans aorta 
k Jauar 
i vous ébattra avea u a t e l 
8T<>e u n t a l q i i i B*« pas reçn l a baptlM* 

I^lai^atra 
p a r l e s - a o i du d^aaatra 
parles-a* an 

Il a ' e e t rerenu q u a T«ua B*4ileB e n c o r e paa 
k Y a i r a l a ç e n da r i o l o B 
UB banjo 
r o u a d l t e a un Vanj* 
a a a m a n t d i t e a - r o u a 
«a banjo TOUS dites hlen un banjo 
aaa aoBaieur 
TOUS saures qn*oa n a s a u f f r a e h e s n o u a 
ai ban 
al jo 
ai gai 
ni tara 
laa nalttraa ne f o n t paa ça 
laiaaos dons ça aux sègrea * 

Saaaa earieatnre ainsi, d'uae pluaa huaeriaiiqtt* pr « p r e à 

an faire raaoriir l'absurdité et lea ridieulea, l'éducatioa 

é'^aasimlli" qu'il a reçue. i<als le ton eauatiqu* aaaqaa 

aal u n e profonde amertume : cette tfdueatien a fait de lai 

«a "blaaebi", avee dea aoeura» d e a façona d e penser et d a 

sentir étrangères K aa Trai* nature. Cette "aasiailation-

aliéBatioB** d o s élitea, eauae de la séaulaira aoualaaioa da 

«a raoe, lui reflue an eoaar et lui fait hoate aujourd'hui 
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" de n'avoir jusqu'ici rien fait 
détruit bâti 
osé 
à la manière du «Juif 
du «Jaune 
paur l'évasion organisée en masse 
de l'infériorité " (8) 

Ces blancs qu'on lui montre en exemple, ne sait-il pas 

au fond qu'ils le méprisent ? Il est im "nègre", ses belles 

manières n'y changeront rinn l Sa bonne éducation a pu faire 

illusion à la Martinique, en milieu indigène, mais en France, 

il n'y a plus d'issue : "tous les nègres sont : un nègre''(9). 

Frantz Fanon a bien décrit ce phénomène : "L'évidence était 

là, implacable. Ma noirceur était là, dense et indiscutable 

J'étais emmuré : ni mes attitudes policées, ni mes con

naissances littéraires, ni ma compréhension de la théorie 

des quanta ne trouvaient grâce ... il y avait un mythe du 

nègre ... lît me défoncèrent le tympan l'anthropophagie, 1' 

arriération mentale, le fétichisme, les tares racial es..."(10) 

Quand Damas revêt son smoking, on le traite de "blanchi" 

et quand il mendie, les jours d'infortune, parce que ses pa

rents lui ont coupé les vivres, il voit les blancs 

" se gausser 
de mes bardes de clochard 
et se régaler 
de voir un nègre lee yeux le ventre creux " (il) 

Ici, en Europe, tout noir lucide sait qu'il est impossi

ble de franchir la ligne, il comprend qu'il a été "roulé", 

frustré de son pays, de sa culture, de sa personnalité même. 

(s) poème "Hénlité" 
(9) Lettre de Fr.Fanon à UT J.Eeclard, citée dans "La poé

sie noire de langue française et l'évolution de 
la littérature africaine", nr'moire inédit présen
té pour la Licence à l'Institut universitaire des 
Territoires d'outre-mer, Bruxelles, 1953. 

(10) Frantz FANON : "̂ ' eau noire, masques blancs". o.c.,p«li20 
et p.116 

(11) "Pigments". poème "Un clochard m'a demandé dix sous" 
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Plein de nestelgie, Damae «e plaint dana le trèa beau peèse 

"Limbé* (12) I 

* Xendes-1ea-nei aea poup4ea noirea que Je joue avee 
ellea 

lea Jeux naïfa de aea iaatinei 

ae sentir aoi<-atae 
BouTeau aoi->Btae de ce que hier J*<tais 
hier 

•ana eeapleziti 
hier 

quand eat venue l*heure du d^raciaeneat 
Le sanroni->ila jaaais eette rancune de aen eoeur 
à l*eeil de aa at^flance ouvert trop tard 
lia ont eaKbrioH l*eapR«e qui <tait »ien 
la eoutttae l e a jeura la T i e 
Ist ebaoaoa If rythae l'effort 
le aentier l'eau la eaae 
la terre enfaa^e griae 
la aai^eaBe lea aots lea palabrea 
lea T i e u x 
la eadeaee lea aalna la nesare lea «ain» 
lea pid^tiaea«>Bta le ael 

BeBdo«-lea«>aei aea peuplea noirea 
aea poupées noires 
peuplée noiree^ 
noires. " 

Ka ^Toquant e« qu'il a perdu, le pobte rcttreuTo le rythno 

nègre des taateas, expression d'une aanibre do souffrir non 

ourop^fenne et enfin authentique* Pe ee rythao nl^frot Sonfhor 

fora une loi do la oulture afrleaine et en d^eourrira toute 

la richeaae i "C'eat 1 *arehilecture de l*($tre, le dynaaisao 

interne qui lui donne forme, le systèao d'endos qu'il 4aot 

à l'adresse dea Autres, l'expression pure do la foroo ri ta

ie* Le rythao, s'est le choc vibratoire, la farce qui, k tra*-

•ora lea sens, nous oalsit à la raoine de l'être ... il or-

donue tout (le) c noret vora la Inai&ro do l'eapÉ'it.* (13) 

(^^) ^i»fc< «at ua aot er<ol« signifiant *apleen* 
(lâ) L.S.SENGHOB I "Lea loia do la oulture n'^ero-afrieaino" 

dans la revue "'réeenoe Âfrioaine", Juin-noT.l956. 



,g>yptt «3i> »»a tf» {il 

ffm 

•n«u «I aa«tdK«a aufaq «i i e^uap aai aaaaa •tfvtl •l 'aava «• 

ap «jrnaaaajEddo aax ttauo9<»ji î» 4|«T<'' ^ IT "TJV* pvaii^ 

(91) a id»n ana aai^afaaaj^ aanep 
Ijnf Af ^itaiinaq aat^lu.P «ao^uaia «i n 

aati^u np aajjnoti ua BUOA 
afainoA ap «apaa|A anax w^Pi a>^ao ^y^uafg , 

t aQf«««liy,{ 

•p uaf^uioAf a^«v^;Ynbu|, i ^ jf^aa^'^a aauaa^i «i 

•p aa|,aoil xna ^aa «Kaiiaaa af a«o *aaof|.a»faaad aan^Anou ap 

•«l«nap anod aa^g-^nad *|,B«paaï^« uK *(gi) aOuian^p aaauaq 

asafnb ^ z^p ^«qaaS nea ana af«oix*ii l^"^ «a^S^a noq^ np ap 

•n^fAaaa mi ^ fnt{,paaopn« a»«|(I ^1*1 « aaïq^p alaAViaaa, ( 

(^l) a l^J^ aaojaa an^ipuaMtaaa np apaajjnoq «x >* 
afaaaana a| Sava ap Bnaa uaa ap 

Wumm ap aaAnaaq«|a tt0|^«>B«id «| aai|aa«ai 

Tnb ),aaoj ax anoa ««ivixayp aa fnb ^ana; ax anoa a^afaq 
•aaq ap afnaa aa| ap aneaf^ ap a^aora aT«i{a ap 

ayufax^B "<>P 11^%*'* tl 
aj^ufoxva adaoo ap xnanon apaoa apadnoa ^ 

s aoaa «a ap 

paavd aBbf>«a> ax ^;auuo9 aasva «axdnad ap aB«iai|,x oaoa 

•sa anfd aieaSaaaq •% *^pfaaadfp %aa •jaxifl^BVtl 'ux«OYa;i 

«V»! ^nb aaid ^vaarfnfjnf *a«3 ••«««a ^ a^aaa juh aaeqa aa<(fii 

-aap ai fBa,a *aadoad uafq uoa êJi^au» %»• ««iifXa aa fa a|«ff 

ttl 
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" ma haine grossit en marge de leur scélératesse 
en marge des coups de fusil des coups de roulis 
et négriers et fétides cargaisons de l'esclavage 

ma haine grossit en marge de la culture 
en marge des théories en marge des bavar^a^es 
dont on a cru devoir me bourrer au berceau 
alors que tout en moi aspire à n'être que nègre 
autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolée, "(is) 

C'est alors l'expulsion totale de cette personnalité d'em

prunt qui faisait de lui un complice : 

" Alors je vous mettrai les pieds dans 
le plat 
ou bien tout simplement la main au collet 
de tout ce qui m'emnerde 
en gros caractères 
colonisation 
civilisation 
assimilation et la sui te " (19) 

Hefus volontairement grossier. Damas réagit d'autant plus 

violemment qu'il a reçu une éducation parfaite : 

" autant qu'à vous on m'a donné le goût des mignardises 
des politesses 
le ton des entrechats 
le chic des rond-de-jambe 

autant que vous 
sinon plus exercé 
l'odorat chatouilleux 
les,mots de circonstance 
le clin d'oeil entendu 

le sens bourgeois des convenances 
qui veut qu'on se découvre au corbillard qui passe " 

(20) 

(18) poème "Blanchi" 
(19) poème T o u r sûr" 
(20) L. DAMAS : "lilack Label", o . c , p.27 
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Mais Danaa T e a t ehoqner 1« blanci lui îairt) dire i "Comniditt? 

0» farçoa ai bien ileril », Viact aaa aprle *MMS1M1&* » dane 

"llMàJifiàsJL** il reeoamenoera t 

** aalsrl les rafles 
aalgré les files 
aalf»4 les feuilles 
« • • * * 
•algré l'attentat rat4 sur la I^igae 
P«ris-Le Kavre-Ke» Yerk 
bea gri aal er4 

aslsri l'interdit qui saapenéit sa plaae 

voilà 
qa*il reeoamenee 
qu*il reoeatneaee à dire 
Merde. * (âl) 

Et, daae "Figaents*» Il intitule ironiquement un poème *§Jtz. 

voiy vtvr^* pour rejeter l'édueation reçue i 

* Ôa ae btille pas ches aoi eeaae ils bililleat ehes eux 
avee la aain aur la beuehe 
je veaa btiller sans tralalae 
le eorpa reerequevilll 
daae les |!>arftt»s qui tourmentant la vie 
que je ae suis faite 
de Ifur ausnau de ehiea d*hiver 
de leur soleil qui ne pourrait pas alae titfdir 
l'eau de eoee qui faisait glouglou dans aen ventre 

aa réveil 

iaiBaeB-aoi bftiller la aain 
là 
oar le eeeur 
à l*ebeessioa de tout ee & quoi j*ai ea a» jour 
donné le dos. * 

Si l>aaas ae eontente souvent de l'ironie, parfoia eiaglante* 

il lui arrive auasi de ne plua pouvoir contenir ao colère i 

(21) ibid.. p.2« 



** j e n e prit à t a a j e v r a <!• r a g * 
c o n t r e ee q u i • * e n t e a r e 
e o n t r e ee q u i i B * « » p t e h e ^ j e n a i a â * 8 t r a 
u n homme 
e t r i e n n e s n v r a i t c a l m e r a t t i a n t ma baina 
q a * a n c b a l l e m a r e d e s a n g f a i t e 
d e aaa a o a t a l a a t r a n e h a a t a q u i m e t t e n t k n a 
l e a m»rn9» k rhvm * (22) 

It Talel qae la halaa le feaatta, le redresse. Debent, les 

yeaz dlTssllléa, 11 reT^adlqua t a néfritada t 

* Avec d * a a t r a « d * a l e n t o i i r q u e l q u e s r a r e s 
j * a l a n t o i t de ma c a s e j a s q u ' l e i gttréé l ' a n c c s t r a l a 

f o i e o n l q a e 
et l * a r r a g a n e e a n t a m a t i q m a d e a a a s q n e a 
d a s m a a q a e s d e c a l c a i r e j a n a i a 
B * a a t p a r T e n a e à r i e n e a l c T e r J a m a l a 
d'am paaaé p l u s h l d a a z d e b o u t p r é s e n t 
a a x q u a t r e a n g l e a de ma T i e 
et « o n T l s a g a b r i l l e a u x h o r r e u r s àn p a s s é 
at mon r i r e e f f r o y a b l e e s t f a i t p e u r r e p a a s s e r le 

s p e c t r e d e » l é v r i e r s t r a q o a n t l e m a r r o n a g a 
a t a a T a i x q u i l e u r c h a n t e est d o n a e à r ^ t r l » 
l'Une t r i s t e de l e u r par *» 
n o -
gra
p h i e 
a t T e i l l e n o n c o e u r 
e t mon rSrc q u i ae n o u r r i t du b r u i t de l e u r dégémé— 

r e s e a n e e 
e s t p l u a fort q u e l e u r s g o u r d i n s b a r b o u i l l é s d'ia-

m o n d l e e s b r a n d i s . " (^3) 

Aa non de toute sa raea» cette foist f>aaa8 rejette 1*Occident* 

dégénéroscence-et-pornogrsphle* Il dénonce l'oppression sé

culaire et prend en charge tout ee paasé d'esclaTagaf gardant 

aa fol en l'Afrique tradltlnnnelle " t o i t conique de sa case", 
menaçant enfin, 11 annonce I» T l e t o i r e proche eontre lea 

gourdins des eolonisateurs aux *maaqaas da aalcalra*. La nh^ 

(2i) po^me "La complainte du n»gre" 
(23) poime - s h l M " 
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fr* ne Teut pin» «• laisser faira t o*«st snr •• th%«« d« 

revoit», Toll<^ «Bcorc, nne Panas fsrtalnp son reenail i 

"Ils ont si bien an faire 
si bien su taire les choses 
les choses 
qu'un Jour nous avons tout 
BOUS avons tout foutu de neus-ntaes 
tout foutu de neus>»ntaies en l'air * (S4) 

Tklae qui reTieadra dans de neabreus pe^aes. I>aaft« entend 

ne pas rester sur un plan purement littéraire et personnel, 

aais s'iatëgrer dans un contexte historique concret» Il ne 

s'en tleat pas au rappel de son exp^rienee passée et des aal' 

heurs de sa raee» aais Tout agir présentement et faire par

tager ans autres noirs son refua de l'Oecident* Une leur la» 

paria le sort d'une eiTilieatlen qui les a écraaéset qui ae 

déaagr^fe laataaent. La cote du raeisaa aante en )urope« La 

^ranee et l'Alleaagae épuisent leura forces, de génération 

ea génération, & élever leurs enfants "dans le Tivant bour» 

rage de erine d'une ritranehe à prendre* (20)« Déjà eea deux 

pays s'apprêtent & r<>nouTeler li^urs sacrifices au mythe pa

triotique et eapitaliate t 

Rien que pour le fnnetl«nneaeni d'ualnea h aanena 
obus balles 
la guerre 
elle Ta bieniSt venir s'enivrer encore 
da ehair fumante " (26) 

(ju'importel Fn quel cela regarde-t*il les Nolra? N'ent-ila 

paa autre ehoae k faire, de bien plus important et de bien 
plus urgent, dans leur propre paysT 

* Aux Anciens Combattants Sénégalais 
aux futurs eoabattants sénégalais 
K tout ce que le Sénégal peut aoeoueher 
d«̂  eembattants sénégalais futurs aneiena 
da quoi je ae atle futurs aneiena 
de aareenaires futurs anciens 
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Umi J* leur Ammmuéê 

l« S<B4f«l • (27) 

Alnai, 1» derniar pa^aa da *l'i«iantf* aat tina isTitatloii 

à l*aatian direeta. AatDlaia, Daaiaa a'adraaaait aux S4n<«> 

galaia. Paradexalaaent, e*aat an CSt« d*Ivoira qua aen ap* 

pal fui entaada. Tradalt en baoaK (^3)> «on atyle TiTRat, 

rythmé, ineiaif» iaaaha laa Indigi^naa qui r<feitaleni aaa 

pa^aaa aa rafuaaat da aa laiaaar mobiliaar* I.a livra fut 

auaaitSt interdit at Paaaa r4dait aa ailanoa. Mai a, dka aa 

praaiira apparition, la pagaie da la naurella a^grituda aa 

révélait r^Tolutioanaire»*. at afficooe, ear alla touehait 

aux eordaa saaaiblea de tonte la raee noire. Lea paralaa 

i*«a Aatillaia eaflanaaient dea Afriaaiaa i aa nouveau lan

gage 4taii eréig entanda par toua ao-dalà dea aix aaata i» 

dloaaa da l*Afriquay et lea Jeunea pelktaa de Paria y trou

vaient l'aasuranee du "ton jaate* da leara voix. Ile par-

laiaat *aigr«*, il* «entaient *Bègra*i «n quelque laagaa 

qn*lla loriveat. 

Auaai Paaaa ae aait-il précurseur : "Piga^aia* aanoaçait 

le *Cft|i,tyr d*nn retour eif pava natal*, noua dit-il. I>e fait, 

C^aaire at Seaghor allaient profiter de aaa expérience, taa-

dia que lai-atae reatait aileneieax de lenguee annéea. Nea 

qu'il eeaaa d*<erira i en 1943, il publiait anoere une sui

te de eoatea gyjraaaia (29)t ea 1947, la preail^re aathelegie 

4ea poètes de la France d*oatr&-aer (30)} ea 1948, des adap-

tatieaa de peè«ea pepalairea afrieaina (Sl) et, en 195S, nm 

«4j p e U e -lis-mi-
20 peèae "Sur une earte noatale reeue" 
a«) peiae "^ea billea peur la roulette» 
271 pe^ae *£t ceatt-ra* 
£b) Le baeule eat un idieae iapertant de la Ctte d*Ivoire, 

qui aeapte un peu plua de deux ailliona d'habitante. 
"VeilUea noiraa*. laria. Steak 

(30) "FirHft ^}lmr%i>§Un fffrftÇl̂ ffl*» l'-ria. Seuil 
(31) "Peèaea aèarea eur dea eira africaine*, aria, Guy 

tevj Mano* 
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r««««tl d« dllieaia pe^a«» â*ftmeur» "Graffiti*. Mata il a-

Tait abandonné son inapiratioa praailkra à la auit* d« prea» 

aiona polltiqaaa et acceptai eatto eonapiratioa du ailaaaa 

daat il parla dana *flli|ick lab»!** Ca daraiar ourraga na fut 

<dli< qtt*an 1856, qnalqua eamaaa^ biea plua tSi (32)« Il 

vaprand la aillafa da "l'^gwenta* et aaua y rariandrona daaa 

la aaeanda partla, eaaaaerla k I*an8l3raa littéraire* 

Les quelquaa preuiara paènaa da "i^igaaaia* 

«> daat aouB n'aYeaa paa parl4 - aont iBfluaaa^la par la aar* 

r^aliaaa at raataai anelea aur uo naeret au eaaayant da 

•apiar vna iapraaalan fusitiva. Paaaa fut d*alllaara tenté 

par l*harn^tlaaai partienli^raaant par la poéaia da ^allar-

mé qa*il lut baaneaup dana laa ann^aa lQ20«>l9ao (3a)* Plua 

qiaa aaa eaafri^rea, il fut lié aux pe^taa anrr<^al iataa fran** 

fala, Aragan, Paanoa**. naia aa dtffafaa aaaas tftt da leur 

iafluanea pour tranvar ua nada d*aspra8aiea paraoanel* La 

•aioritt^ daa okaaa da *Pia«aBta* partout le *aaehet* da 

Daaaa t aadaaaat aaplaifde naia qnetidiaaa parfala (roaaiara 

•ala arrachéa an praaaîaRta» hunanr ialaitable fait de d^aia— 

Toltura at da fauailla irraapaatuauaa, aanaibilité toute aa 

(32) "Graffiti*, Paria, Saghara. 
*i)laak Label". Paria* Gallimard. - qualquaa poèaaa 

aTaleat dej)^ pA*'^ ditna l'antholagia editia par 
Daaaa, eu 1647. 

(S3) Katratiaa araa Léaa Daaaa en jula 1889. 



•fuuofsaad ap 
•uaiaov ajin^^nj saji|»naajiaai ap 

Boa|aa« aan^njc »f|Bi »» 9Ç |anb ap 
•ttafaiia ajin^nj a|«f«t^aya a^ttD^^vqaea ap 
jtaqanoaaa |,aed fat^n^c ax <;>9 ^no^ t| 

a(ai«9j^ttya a^aa>^i|ilti-oa aaa^nj xna 

•aqae^^e a^qf^aa^yt»uf«p anwiataïqf» an ^«««aaajip» aT«i«9^uyg 

•%a«f%aqni03 anafouy ««t apv««aix« aaana* af 9.a«A»Pa anb ^a«S 

-vottav x"uauaf a^ a.sndaea aun^p ajcn^aax «i % 'nap-^vulfpa|,x 
ap dnoa ax anoa *ao«-^f«a{p 'a^|aa^ apvjf^ a^^aa ap *a9Qaj«« 

-ajd aap aanafanoauf *j^^f^au%uo<Ia a^aaatto^^iX '•X<̂<B<̂>* «I**̂ 

*BaiCo,\ «anou i^ua^ap t^aut^auTiX ^ ^««i.uaAttf: aax *of*>*Tnx 

ajifp aax "non axq«»a •«•«g anb fi*9d aSvSuvx np mm^9•Jid fs 

^aoa aaw^ad aafviixa^ ;9').jaqxx «^l^*» ^«•xq <»<<«fVT,x *nh 

<-anp aaaalyxy aavfna a»aa *aan:^x^^ojafp a^ttvvajid 

ojina ai^ao xa favfM ^«asaixfnod.«p aaa anap aaasfjia %aa»ajt 
-I«tt|p4e«ji'^xa *j|A %• aaa •iX%m aa yAoaai^aa a,o x^K '««arad 

yaax^»*' *|B |af,Ttiianp x̂*" f|a&jiad«|a no * ^»%uéëÉf^'f^ 

^naaxx^' '^aa *«xq*^'>«iifaji axq«*« anaa «x*3 *«^uaaaaoaa« 
«•a ap aa^aaxifJtq anxd aa^Anao aax ^avAap fx|<l « «If^^f 

anb «xaa Jinod aa->aa a>aap aa«s*%aoiCoA ap aoop aaa fa *ap 

«-ttâĵ ajfvxnqwaoA usa |ti *»Jtj9mf^ ap aat«af,p ^«a«aeanaq«x*f 
,X ap^aaod »a xf UatSuag ap «afl{<lajcp« ajaA aax *aoxj 

ax ajaaSf xi *anbf%;ad aaf^aaf X'l •<nad fnap aad ^uaai 

-nxoaqa ^aa,a aaaaa *aaa^jijttaa xnap aaa ^ %u9m»Jijmji%u9Q 

•Xa|>aaaaa,x »T«î»» II *f 
aaa ans jcoqla'S *P ^aaaafnp ax ^XÎ«A * (ff ) mf%T**^l^*' 
a|a«i <ax«^a<x4 ai;a;a«d *a^naq *a^aajifp %»• «XI* *** *?n^f^ 

^9J^d•m uaa ^aaaaixaf^ua «a >«« aaavd ap afayad a«x« •aaaaana 

•Ml 



ém d é a a W a 
d» grands 1>lsss4s 
ds Butllés 
ds «aleiii4ls 
da gransran^s 
da ffuettlas easstfas 
ds bras eonpim 
d*Intoxiquas 
si patati *t patata 
si eestara futurs aneisas 

Umi 

je leur dis 
aisrds et 
d'autres ehosea eneors 

Usi Je leur deaiaiide ds reaiasr 
les coups-coups 
Iss acois de sadisns 

et la ssasatioB ds aalproprsttfs à fairs 

Msi 
Je leur dsaaiids de taire le beaoia qu'ils ressentsat 
ds piller 
Tslsr Tiolsr 
de souiller )i nouTsau Iss bords antiquss 
du lihia 

Msi Je leur deaaads 
de eoMaenssr par euTahir 
1* Sémêgnï • (35) 

Siyls see, style parlé qui épouse exastenent ses idéss. St 

si Paauia B*sa a qtt*uae seule, il ae 1 *enrelsppsra pas ds 

rubaas en de brouillard i 

* Ds a'aToir Juaqu'iei rien fait 
détruit btti 

à la aaniire du Juif 
du JauBo 
pour l*é<rasion or^finisée samasss 
de l*iaférisrité 

(36) poè«e »î:t costera* 
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e'psi «>n TaiB qv« 4* eharcha 
le eraux 
d'ane épaula a& 
aaehar aan T i B a g e 
Bta baiita 
4a la r<alit4 " (âfi) 

Rlaa da trap ùana aa ca«rt paèaa, lapaaaibla d'an r«traaahar 
«a «ai) pa^aia B«a, parfaia aqttalattiqtta. r^aaria T L*ari da 

Paaaa eai alors d * a T a i r nn as faira un atjla* Car il aat 
parfaitanaai eonaeiant da eatie aaraeilriatiqaa at l*aeaan-
tua k plalalr. P *aù le praa^dé s i frâquant ehas l « i da 1*«1-
lipaa ai d« raeeaurei t 

" Laa jo! ra «taaa ant pria la taraa 
daa saaqvaa afriaaina 
Indiff^reata | tenta prafanAtion 
da ehaax virm 
qn* aneaaaa 
un piano r^p^tant la rengaina 
d*ttn elair do lana à saupira 
tottt faraat 
dana laa halliera 
gandalaa 
at •••Urm « (37) 

La a a B Y a m e n t est ai raplda qu'on deaaare un inatant avant 

da aoapraadra que Panaa an appalla à lu dignitr^ raide daa 
a a a q a a a d'Afrique, 4caanr^ qn*il aat de la aentlaantalitl 

airup«>uaa et banale d*naa rangaina anx c H e h ^ a "tant fer-

Mtae pr*9iéi alluaif dans ea rafraia gnillarat, K praoïll^ra 

•aa iaaffeaaif* Oa aa eoMpraad iai aaaal qu'avee retard t 

a'aat In ahanaaa da la raee aègra, aaaaçanta, l*Air t!« riaat 

* Je n'aurai pas que danatf 
je n'aurai paa que chant! 
Je a'anrai paa que fratt! 
Je n'aurai paa qaa traap! 
dana4, ahant^, fratt4, treapi, fratt^ 
ahaatî» dana4 

• a t * . 

biaatdt. " (38) 
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P»a«s posa ainal das ^nifBaa au lalaae au lecteur le aoin 

da aasplèter sa pénale, le mattaat trhw adraiteseat daaa 

aon jeu. Ce atyle a l*«Taatafe d*itra axtr^nament souple, 

style de joaglenrt qui a*adapte à aerreille à oertaiaa 

toura que I^aaaa lui fait prendra* Ba partieuller ceux da 

l*h««atir, fait, ehea I>aaaa, ()*ellipaaa at d*alluaiona, arae 

dea aaaaaiations iaatteaduea et des Jeax de meta t 

* Cas u&ux de ttta qui eeaaffat 
abaqaa foia que Je saine quelqu'un** 

(sous entendu t parae qua j'anl&Ta aoa 
«hapaau qui na aerra) 

* ... ils Taua serrent 1 *ftprlka«>aidi «a peu d*aam 
chaude 

et dea gSteaax earhaala * ( « au rhuaS } 

* Mas aata j*ai vala^ 
Tala^ eaaae Jaaaia aea anaStrea 
laa (««ttleis 
sa point que j*al le sang 
qal tattrne encore 
à la •iennolse * 

Mais il arrlTa que l*hamear grlnea et nous a'araaa plua én 

tant euTie de ahurira lorsque Paaas pridit que le faaelaaa 

paurrait conduire l'européen à 

* eouper leur aaxe aux aigres 
paur an faire des bauglaa paur lenra tfglisaa* 

Miae le dami*aeurire qui teralne le pe^ae "Parellla k »ft 

l<Sffn<tf** est plein â*aaertnae t 

* oeeidentaleaent s Y a n c e a a n e a b r a 
pareille à aa l4gaade 
d * h a a i a a * > a i a g e * 

G*eat d*aa haaaur aoiaa tara que rellT* le aaaolsgaa de 



*EaaiiJLi*» p«tlt «k«f d'oenTr*, eondona^ des principes A*é^ 

duentioit lienrfseise nntillaise 

* le pain ne se gsspille pas le pain de l>ie« 
le pain de la aueur du front d« votre p^re 
• • • • • 
na eateHaa doit ttre aoeiatle 
et totti eatonae aoeiable ae paaae de rot 

et que Je Toua y reprenae dana la n e 

à Tovs ibstire avee unt»! 
avee tintol qui B*a paa reço le baptèae * 

Meia, peur partienller que aeit eet humeur, noua n'oaeriena 

le traiter de *n&gre** Il eat plutSt, eeaite 1« dit Seagber» 

aae "réaction doTasi an dia^quilibre haaaia*. Maia l'baaoar 

*blaao* a*eat-il paa aeaTeat eele, lui auaai : penaona à 

Prtfvert eu à CbapllaS Paaaa a^sTeo eax^beaaeoup de traits 

«oaauna• 

Autre faae de la pagaie de ^aaaa* autre eorde de aoa 

"baaja* i la aostalgie et la teadreaae* Lea <!ettx plua beaux 

palaes de "Fifaenta* sont daaa ee toa Biaanr i a<vee "^exard* 

e*eat le bahl^sa qui, tonte arae d4poa^e, ae retrouve fr^re 

de Haiobaottf, oTea la atae voix a noiera « chargée d*4Botion t 

* Quand aur le tard ««a yeux 
•aa yeux ae brideront 

quaad aur le tard j'aurai 
de faux yeux de ebiaoia 

Quaad aur la tard 
tout a*aura laiaa^ 
Juaqu*à la théorie 
«beir 

Quand aur le tard 
auirra la pente 
le bâton qui aotvtient lea vieux eorpa 

a*aehaf^ea->Yeua ditea 
dea fleura 
que aaiaoje 
peur qu'au biatvoi de l*angla 
j'aille raniaer l'ttre 
d'un grand verre de bordeaux. * 
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If«tt« «TOBa elt^ l*attira paisa "Mlài*• T Tait eaabiaa 

le atjrla da Paaaa, apparamteai fart d^paalll4, aat la ré* 

aultat d*aB lang travail* Pas aata qui «ambiant aligala 
contrôla, a« far a t à aasara da la paaala» a'appall«nt n t 
sa eaaplètaat paur foraar h ebaqna T e r a ana iaagc définie t 

* La coutume las Jonra la vie 
la ebanaon la rythae l*affort 
le sentier l*eau la eaae 
la terre enfumée griaa 
la eagaasa les taats laa palabraa 
laa viaax 
la aadanaa laa neina la aeaare lea naina 
les pi^tinenents le sel ** 

La eautttiie régente lea Jaara dont est faite la vie* La ehan» 

san, par aan rytbMe» savtlent le travail at 1*effort*•• 

Ea deux vera eat évaqade la aaaa, avaa la smiier vera la 

fantaine at le fan anvart qni faaa* Pnia laa viens, dent la 

aagaaaa a'ezprlaa dans laa aata qu*ila disant ans palabraa* 

Eafia la danaa, avaa laa aaina qai battent la neaura - re» 

aarqaana la radenbleaant - et les piétiaeaents sur la aalt 

Bt eeei nena aaina aux recherches rythaiqnes des paèaaa 

da fiaaaa, aaal souci apparent da eea aenvraa qui aeablaat 

éaritea d*on preaiar jat* Ca rjrtbae, saeav da la n^grltnda 

aelaa Hsnghar, Paaas l*abtlaat de bien daa aanièrea* La plaa 

courante est da eaanenaer un vers par lea derniers mots dn 

vera préaédant t 

" ils ant ai b<en an faira 
si bien su faire lea ebeaea 
lea ebases 
qu'un Jaur noua avona tout 
aana avana tout fauta da aaua-HsIaaa 
tant foutu de nauaoatmaa en l*alr " 

TJna antre est da ri^péter plusieurs feia une foranle ou aau-
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lenent quelques aiots t ««BslF, *T«ntr» ereux » y«nx 

* U«i a««»i un l>«an jonr aortl 
••s hardaa 
(ta elaehard 

Mol attsal araa daa yaux qui tendant 
Ift Main 

Bostanii la putain da ala^ra 

Moi anasl 
J*A1 an faim dana aa saer^ paya 
at J*ai ern pauroir 
damandar dix aona 
par plti< ponr non Tanire aranx 

Mai auaai jnaqn'an bout da 
l*>Hernit< da leura boulevarda 
à fliOB 
ooMblan da nnlta ai«>Ja dit 
M*en allar auaai 
laa janx oraux 

liai auaai j*ai eu faia laa yanx oraux 
at J*ai cru pouvoir 
daaandar dix aoua 
jnaqu*an jour oà j*an ai an 
•arra 
da laa velr aa fftuaa«r 
de aea hardaa da olaehard 
•t aa rtfgalar 
da Toir un n^gra las yeux rentra oraux. * 

(*Vn clocliard m*a da^s^and^ dix eoua") 

On anoore, dana "Obiaaaion*« I>amaa aaranenaa ehaque atrapha 

par la atna formule : *un ^oât da aang no vient*} tout eon» 

mm, dana *I1 oat daa anita*. ehaouna oom-.aonfAii par *11 eat 

daa nuita aana noa*, et dana "Solde*. par *J*ai l'iapraealon 

d*ttre ridieule*. 

^*'** "hkBkÂ*• outre oe ntaie proeëc^é, on roneoitro «no final* 

*oa daareaeondo* tria amgfiaaiiTa s 

* &aadaa-laa->Bioi «aa pauplae aoiraa 
Maa poup^oo noiroa 
paupaaa noiroa 
Boiraa " 



B*hé*ite p a s \ r o e o n r l r h Xm typographie poar mievx 

•arquer la ryihaa t 

" l i a aant raaua e e aoir a u la 
t a H 

ta» 
rovlalt da 

rythaa e a 
rytbae 

le fr^néala * 

(*I,^8 a o n t T?q^i fft Ifflff*) 

Pana ee pa^na, aana reiranTona ana aeaTella façen prapra 

à Daaaa de rendra pl«e aaéana^la la attalqua dla aaa Tara» 

aa rt^pltaat n a granpe de meta apr^^a nne britva interraptioa. 

Rip^titlon latégrale au e a ordre inveraat eaaaa daaa 

file indienne* I 

* Kt lea aaliete 
de* bfitaa î e a«Mna qui aartèleat aa Barape 
l'aube iadi^aiaa oacera 
aa rappalleat 
l'aba^gatlaa ^traaga 
daa traya (99) raatiaaax repva qai rythaaat aax 

Aatillaa 
lea lianahee daa porteaaea 
aa file indleana 

Ft l'aba^gation étrange 
daa traya aatiaeax repas qui rythmant anx Aatillea 
lee hanebea daa porteaaea 
en file indienne 
•a rappelle 
lea aabota 
dea bdtaa de aanma q n l aartèlent an Earapa 
l'aabe ind^Selaa 9n99r9* " 

Ca aaaTenant ondoyant e s t obtenu par a a a axtr^ae aiapfieité 

de Boyana. C*«at trap faailat dira-t - a a T Cala d<tralt»il 

l'originalité de ettte petfaie ? Au contraire, e r e y o n a-naua» 

Fiaaaaa» avee aa guidea et une aelle da bicyelatte*aeulpta* 

aaa ttta da taareaa*** 
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t peî^te-Jrtncleur, p«%t« il l'ireai* sensibl», à la t*B-> 
ér«c«« s a n s p r ^ t a n t i o n , p o k t e aine^rat Faisaiena -noua a r o i r 

•la aaaaa en relief l e a q n a l i i ^ a d« ee teaip^ramaat que la 
atjria r^Tile* Lea g r a n d e a r i a de C^saire, l e a orgnea da 

Sanghar n e e e n T i e n n e n t p e a à L^ e n Païuia, q u i r4iiaait n t i e i i x 

la ehanaon aimple que 1A ayiiihonie. Ne l u i an faiaana pas 
raproahe. Tal qn*il aet, 11 eet infiniment aiduiaant et 

pa4aie, aXf leaee. An p e i n t » n o n a l*«T<;na T « a n eenaençant, 

4e aevleTer t o u t u n p e u p l e q u i y r e t r o n r a l t aa *n^gritu4«*é 

Il faut regretter, au e o n t r a i r e » q u e le d e r n i e r r e c u e i l 

<a I^aïaae a v b i a a e t r e p 1 * i n f li:;enee de ^ « ^ e a i r e et de Jaequea 

Bennain. Ses q u a l i t é s ai r a r e s t aebri<!t4, e l l i p s e , a l l u -

e i o t t . . . s o n t noyées d a n s ee l o n g pe^ae é p i q u e , e o u r e n t Ter* 

beux aalgr^ d * e x e e l l e n t s p a s a s g e a (40)t Certes, l * a u t e u r 

r e j o i n t a i n a i l e g r a n d e o u r a n t eeabattlf de l a l i t t é r a t u r e 

aigre, aais à q u e l p r i x ! «VfiM<^f ff0iy«f' «t "Ozâillli't 
q«l ae d é p a r e r a i e n t n u l l e b i b l i o t h è q u e de gofit, sent b i e n 

plat r e p r ^ a a n t a t l T e e de la n é g r i t u d e , p a r é e q u e plus a u t h e a » 

t i q u e s . 

Faraena done le T o e u que Daaaa retrouve aea eheala, s e e 

s e n t i e r s T a g a b e a d s * S * i l T o u t r e t r o u T o r a a s e i l a l u t t e , 

k a a d o n n é e quelque t e a p a , q u ' i l y roTienne a T e o ses sraes à 

l u i , s e s p e è a e s enurts et a c é r é e eoaae dea " p o i g n a r d s a a l a l s * 

ses T o r s T i f s , a o r d a n t s ou tendres* C*«et ainsi qu'il ser» 

•ira le aleax * s a Cause*..• l a littérature. Noua l e di
sions t nul B*a pu e n c o r e r e a p l a e e r l'auteur d e "Pigi^a^ts*. 
L a i a a e r a - t - i l l u i o a i a e a a p l a e e T i d e T 

(99) "traya* <̂  *'plete«u*, en anglaia, désignant en Guyane 
et aux Antilles un plateau de beia, de feras reetaa» 
gulaire, k borde tris reloTés. 

(40) î'ar exeaple celui q«s Senghor reproduit dans son "An-
tholo|ria« « « *. c e . , p.lî 
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c. L Ë • C A B I E K »• U N R E T O U R 

A U P A T S N A T A L * 

d* Aimé C 4 s ft i r • 

I. 

Dottlovreva* "parturition* (l) de la priaa 

d© eonaelenee d*8fre un "nègre*, le "Cahier d'an retouy 

au payf imtal* (&) noua r^T^l* lea «rttes d'une hiatoire« 
«elle B i t n c de aen auteur* Celul»ei r a m a a a o t en un violant 

effort poétique, sa propre expérieaae et le deatia de «a 

race, et les fuaionae juaq«*& rendre d^aermaia iapeaaibla 

toute aeiaaion* 

Avant â*<erire le *C>hier*. en 19S8, C4aalre *brul# en 

lui t«u8 lea livres* et eaataenae par détruire lea vera 

•laaaiquaa qu'il avait «««paals Jaaque là. Certea, il lui 

•at ispaai^iblo de ae pua tenir conpte de la culture et d« 

la profond* e*aaaiaaaaa* de 1* laaeue fraaçalae refuea à 

(l) Le aot est de Heneher, gui tisaiata à la naiaaanee du 
*^aMer* et l*ftpp*lle *ua© partnritien dana 1« aouf-
franae" f s thlaniauea*. î'aria, Keuil, 1958, p.104) 

(a) Aia< CÏSAIRE I "Cft^Mr ^'^la rf*ff«F »1 ffftyj ift'^ri l'a
ria, i'r^aenee Afriaaina, 1956. Noua eitona d*a;-rèa eet» 
te dernière édition, que noua d^eignona eoua le n«ai de 
*C*hiey*« l'O» nuBt^^roa de pagea «ia entre pareath^aea 
deaa le eeura du texte rt^nvoient 2k «ette oeuvre» 
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l'is^eal* Neraal» Sttp^rianra* Il a la et aln^ laa aarr^^alia-

t«a, qmaiqa*il prithr* -•̂ allarntf, ¥iguy, la Claudel de »Ttta 

d*or* et a;trtout Rlabaud* Maia, aa aement oh il aanaenca la 

"^ahlcr*'. il n'a paa l»iBt«ntlon de faire da la •porfaia", 
car il eai aa praie k dea pr^oecupat>one bien ^leifaéaa da 

la littérature. Il rit en effet une aituatian qui lui paratt 

avaai intolérable à Paria q«*à la Martinique. C'eat dana ua 

"extraordinaire état d*<^bullltion" qu'il eaauaeBee une oea-

rre qui dait l*aidar à prendre pleinenent eonaeienaa da aa 

r^Tolta et k l'anelyaar» et il le fait avaa la relonté de 

aa libérer da toute farae appriae peur enfin trouver la ai» 

anne propre (3). 

^« *^ahi or* débute par un© deaerlption dea Aatillea 

tri^a différentea de eea * l l e 8 heurenaoa** dont lea paSitaa 

aTaient juaqu'alera déatiaé lea srteea lanfuiaaantea, lea 

paradia tropieauz at le aharae aréole (4). Combien diaaaa» 

aaate, cette roix qui parle d«a *Ântilloa qui ant faia» lea 

Aatillea grtléaa da petite rérole» lea Aatillea dynaraitéea 

d*Rleool» ëahonéoa daiia la bon* de c e t t e baie* daaa la pana» 

aikra de aeite rille ainiatreaant éaliaudaa* (p*S6)| eotio 

T o i x qui dénenoe» on pan do aota, le aeaaaaffa daa uaa» 1* 

illualon dea autrea t *Au bout da petit «atia, l*astrè«o» 

troaj'ouaa déaolée aaahare aur la bleattura dea eauxi lea aar-> 
tyra qui ne téaaicBeBt paaf lea fleura du aaag qu i aa fa
nent et a*dparpillettt d^na le Tcnt inutile eeane dea cria 

de porroqueta babillardai une •ioille Y i e nontouaaaeat 
aonriante, aea li^Trea onrertee d'ftasaiaaea déeaffeatdoai 
une vieille ais^re pearrisBont d o u a le aalall, ailenoieu-

aaaent} aa vieux ailenao aravaat de puatulaa ti^daa..7(p.26) 

(s) Cea détails noua ont été re par Céaaira» au eoura 
if*an entretien ea aara 19ft0. 

(d) Cfr aatre ebapitrezzz: 
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N«iis Tollà d^rovt^st Qui dit TrniT Uaroeliao ^«abord**» 

^ a l K o r a «t Salai J a h n P * r a a ett a« Jauae h o a a a da •lagt'-elaq 

aaa qui riftat éa ÀiartiniqaeT II faut biaa poaAtaat mm rea-
4ra à l'^Tiéaaa* «t »m résoudra à «sa réalité déaaaahaatéa» 
c a r , dapuia, la* témaigaasas ant abaadé ai Fraata Faaea aa» 
aura qaa*t !<aaira fatMagaftaitia• • • Catta Tilla, Fari^da»^ranoa« 
aat T^ritablaaaat plata» ^ehauéa* La daaarlptioa qa'aa daaaa 

Céaaira a*a«t aallavaat paétiqaa* (s). Oa aa paat daae «!•• 

paa i t i T a q a a r un aorabre IjrrisaaT Céaaire aa fait q«a déarlra 

la réalité an ataat de noa ymnx l«a laaattaa reaaa. Malst 

p«ttt->|tre, laa iadigènea...T Oa a tallaatat parlé da Irur 

iaaaaeiaaoa nativa, da leara «oatamea barioléa, da laara jay-
ans aaquatagaa... ! t^u'an dit CéaairaT "Daaa aatta Tilla i«> 

aarta, aatte feule oriarda ai éta»Daara«at paaaéa k mêti àm 

aan eri•.. aetie faala \ etté da aon ari da fais, da aia^ra» 
da rérelta, da haiaa, aatte faala ai étrangamaat bararda at 

•aatta...* (pp,27«2e), 

Uaia ai le paapla ae a'iaaarge pas» «*aat qu'il aa tren— 
•A paa aon aort a i intalérabla• A ctaiaa, répliqua Céa«ira, 
q«*ana apprasaiaa da quatre alèalaa ne lui ai eaBaigaé «a 

darable fataliaaa* Car, k y regarder de plua prèa, qaa Toit* 

aa derrière lea perraqueta, laa baugaiaTilliars at laa ma-

draa multieolarea? Dea *peura tapiea d a a a lea raTiaa, paara 

jaahéas daaa laa arbrea, penra araua^ea dana la aol» peara 

•a dériTea daaa le aial» peura ananeel^ea•.." (p«29), et paia 

aea *fatlgaaa d ' h a a m a a * , cea "paaateurs ezaaerbéaa da la 
corrnptioa* at, régnante en nattreaae, la Fais i 

* Et ni 1 *inetituteur dana aa elaBaa, ni la prttre au 
aatéehiaae ae paurrant tirer ua aat da aa a^grillaa 
aannelent, aalgr<^ lr*nr vaai^re ai éaargique à toua 
deux tie taabattrinar aon artne tondu. 

ear aa voix a*aublie dsna laa aïkraia de la faia, 
et il a'jr a rien, rien K tirer Traiaaat da ee pa* 

tit Tanrien, 
qa*une fala qui ae sait plua grlaper aux agr^a da 

(6) franta FAKON t aoire. aatauta blan<ft*. o . c , p»35 
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sa Toix 
nne ttulu laurde et ratila, 
«Btt fais «n««Teli« au plus profaod <• la Faiv 

ia aa aaraa faa^liqua (pp.30-3l) (6) 

Biaa bût, il 7 a laa joura de fttaa, oiSi l*on ratreuva laa 

"ffaataa laibf'eilaa at foua peur faire reTlTre 1 *^elabovaaa-

•aait d*ar daa inatanta faTaria^a" (p*3S), oit l*axub<renea 

praad aa raTanalia daa raatrietioua quotidiantiaa at aa llb&<» 

va aa ahanta, danaaa at ripalHaa* ^'rat cala qua l'^trangar 

ratiaut» raeonta av filaia t la ffatté daa naturela (î)* liaia 

au patit aatin, aprèa l*iTraKaa» qne retraura ea paupla Y 

*La via praatria» on na aait ou d^pi^ahar aaa rlTaa aTort^a^ 

la fiança da via déaaapérlaant torpida dana aon lit* (p*37) 

at la r^aigaation da aatta Tille qui *raapa a«r laa aalna 

aana jaaaia awanna anvia de Trlllar la eial d*ana atatura 

da proteatatian" (p*97), at puia aaaal *la aaaa garçaat d* 

•ayaulaa, ... «t le toit aainei» rapi<a< d« aoraaanx da bi» 

dea de pétrole, ... «t la lit de plnaobea d'où a*eat laT^a 

aa raaa tauta aati^ra ... at ara fanillaa da baaaaaa a^ahéaa» 

at aea haillana..." (pp.3Ë«>S9)* 

Vailà paar la aadral Paur laa aetaura» preaaaa uae faall» 

la qualaoaque t **une autre petite aaiaoa qui aeat tr^• aau» 

Taie dana uae rve tr^a Itroite, <<ne aaiaoa aianaoule fiui 

abrite eu aaa entraillca de boia paurri aaa diBAia» da rata 

at la turbnlene» da aaa aix fr^raa et aoenra» une patita 

aaiaaa arualle dent 1 *intranaig«aaea affole noa fiaa da aaia 

... at aa akra doat laa Jaabaa peur notre faim ialaaaabla 

priaient, p^dalaat de Jourt de nuit...* (p«3B). Tel aat la 

Trai Tleaga daa *Aatillea heareuaea*, la Uartiniqaa da 

aaire, aaa mal, aa paaaion t 

(d) "aoraes* « aantiaulaa aux abarda dea villaa de 1A ^arti~ 
aiqua» a& a'iaatallent ff^a^ralaaent laa quart ara ala^t» 
rablea. Ile aont, paur C^aaira, le ajabale de la paa» 
Traté du peuple aatillaia 

(?) Miaa laa aaillaara filaa a^ahappeat paa à «a traTera t 
afr *^rpha« Negra* de ^arael Caaua. 
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** Il«s «l«ftiri««« â«B «aux 
Ilaa ^ T i d a a a a a da b l a a a u r a a 
Ilaa « l a t t a a 
Ilea i B f a r a a a * (p.sa) 

*Ce T r a a , ee aao, e a t t a iarra* oîi *le eouraga daa haaaaa 
aat dc'aia*, " p a y a annri a a u T a f a a i a a t abivr^ à taua laa baata 

dira-i»il «neara (8). 

Daaa IM. eadra qna aena T e n o n a d * < T o q a a r » ^^saira a paa 

mé aon a B f a a e a t ea patlt a4>crillatt «ndaral p a r la f a l a , e* 

4talt lait eatte familla a i a ^ r a b l a , RU b o u r g da a se -Pela» 
ta, e*<tati l a a i a i t n a l Pane £ aaul mai "Partir", q u i elSt 

l a daaariptian d»a Aaiillaa, ' ^ ^ a a l r a réaaaa toata l'aapira-
ilaa da aa jaanaaRa. Aeeablé, é99PUté, i l quitta la Uartini 
qaa *aTae Yalapt4*, dit-il, paur pooranivra aaa itadaa aa 

^ranaa* 

• 
• • 

La a a i t a da *'*'ahiar* Y& rf>traear a a l B i a n a a t laa ^tapaa 
de aa priaa da eonaeiaaaa. Caaaaot •.-«-t-il aa aituar faaa à 
ae paya proatré qui aat la «iaa t Qtt*aat-il at qaa doit-il 
faire T 

Daaa «a praaiar é l a n , il Taat " p a r t i r * paar a a a a a a r la 

a a a f f r a a e a da toa^ lea appriatfa du a o a d a i 

* Ja aarai aa haana—juif 
a a haarae— a a f r a 
aa liaaaa- lt iadaa-da-Calaatta 
aa liaaaa-da-liarlaa»-qui—aa—Tata-paa 
L*hoaaa—faalae, 1 *hanae— inaul ta* l'hoaise—tortar» • • 

( p p .40-41) 

(î ) Aia4 CKSJIIBE t •Farraaaata*, paèaaa. Paria, Seail, 1960 
pp*4ê ai 8S« 
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Il T e v i , p o u r lea »tknr«r, itrm 1« t ' a r«l» uafiqv* qui r*«r4« 
! • m e a d * t 

* J « r « t r o u T « r « l a 1* • • e r « t émm g r a B d c a e a a a i a a l e a * 
t l o n a « t d a a g r a a d a a a o a b u a i i o i i a • J a d i r a i a a r a » 
ga* Ja d i r a i a f l e v T a . J a d i r a i a t e r n a d a . Je d l * 
r a i a f a n i l l e . J e d i r a i a a r b r a . . . Uni n e a e eaa» 
p r a n d r a l t p a a na a o a p r e a d r a i t p a a d a r a n t a g a l a 
r v g i a a a a a a t én t i g r a . " ( p p . 4 1 - 4 2 ) 

Mala, an coavr da eat id^al a a l i r a t a u r , aa g l i a s a l t nna fail-

la aaeribta t Claaira n a l a la b a a a e a s e aoa p a n p l e d a n a la 

grand e o u r a n t da la a o u f f r a n c e u a l T e r a e l l a e t r e f u a a da la 

r a g a r d a r an faoa. Il a ' a t t r i b u e le rSla n o b l e dn H<roa Pur 

qui T i e n t a a n r e r laa h o a a a a i a p v i a a a a t a , aaia qui a*eat pas 

da l a u r raeat qui aa tiaai a«<»daaatta d'aux» 

" U a n 99»Xir b r u i a a a i t d a g é n ^ r e a i t i l a a a p b a t i q u a a • • • 
j ' a r r i v a r a i a l i a a a e t 4 * u n a d a a a e a pa j ra a i a n a t 
j e d i r a i a K o a p a y a • • • "<i*ai l e n g t e a p s mrri e t Ja 
r a T i « n a T « r a l a b i d a u r 4 < a a r t < a d a T o a p l a i a a * " 

(p.43) 
* B i J e l u i d i r a i a e n c o r a i 

* M « b a u a h a a a r a l a b a u e b a d a a a a l h e u r a q u i a * O B t 
p a l a t da b e u e h a , aa T o i x , l a l i b e r t é d a a a l l e s 
q u i a * a f f a i a a a B t au e a e h a t du d ^ a a a p a i r * . 

(p.48) 

Alora C^ a a i r a aa raad aaapta da 1 * inauff i a a a a a da aaa 
* g a a t a * i ' l a g r a n d e u r p i t e u a a m a a t ^ e h e u a " , d i t » i l , d a T a u t 

"I'éelataate p a t i t e a a a d a a a i t a « a r t * q n ' e a t l a T i e en a o a 

p a j r a . " C e t t e a o r t qui a l a p l n e de p a t l t e a a a a a n p a t i t e a a e a } 

•aa p a l l a t ^ e a d e p e i i t e a a T i d i t ^ a ... de p e t i t a l a r b i n a . . . 

da p a t i t a a t a a a . . . * (p.44), ellaa a u r a i e n t v i t e f a i t d ' a n » 

t a r r a r 1 * a n t h e u a i a a m a n é a p h i t e . 

Il a'affraie t eat'-il appali à aauTer aauleaant *cea 

quelqaaa ailllara da aortlNr^a qui tournant an rond dana 
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la «alebaaa* d*aae tla* ? (p.45) Nen, ae dit->il, "Je ii*al 

faa le draii ••• de ne réduire à ce petit rien allipaaXdal 

q«i trembla à quatre doigta an-daaana de la ligne"! (p.45) 
Car, aprèa tant, il R*eat paa que j'iartiaiquaiai il aat Hk" 

gra et aen rayaane aat vaate t *paa an bont da aa santfa qnl 
ne parte aan espreinta digitale" (p.46), 11 reaenee aea tré-

aara i Hafti, "au la négritude aa ait dabent peur l a praai-* 
ère faia", et Tanaaaini LasTertnra (9) son béroa, "hawaa 
aaul qui difia laa aria blanea de la stert blanehe*| l*Atrl» 

qna, a& "la aort fauehe à larges andaina"{ et taas les nè

gres dea Aa^riqnea, aux "traapettaa abanrdaaant banahitas" 
(pp.40«47). Partout le nî^gre aeuffre, "la aert aonffla, 

falle, dans la eannaie aâra de aea braa" (P«4B). 

Pour caaHencer, il lui faut identifier l'opx^resaanr 

da aa rase* Pana un paaaaga eéli»br«, il "entreprend ..• da 

ruiner ayat^aatiquaaent l*acquia eurep^éen et eette d^noli* 

tian aa aaprit syabalisa la graade priae d'araea futures 

par q«ai laa noira d4truireat laura ahafnea." (lo) 

" i^aree que aaua roua haîasoas Tana at 
•être raiaan, naua n o u s r^alaaoaa de la 
déaaaaa pr^ooea de la felie flaabante 
d« aanaibalisae tanaaa * (p*49) 

Césaira frappe l'Oaeldeat à la t8te, daaa aa Taleur-elef, 

1* Raison, au nea de laquelle l'iurepe a'ast arrog4 le droit 
d'asservir les peuples qu'elle appela "prélagiquas". Kt bien 

•al, le nègre est un a a u T a g e peur qui "2 e t 2 font S", qui 

s*identifie aux arbrea at aux fleuTea : 

(o) Taaesaint, dit LouTerture i hoaaa politique et g<a^ral 
bartiea, n«̂  k Saint-Paaingue (l74a«.ieoa)) ehaf des in-
aurgëa da Saint-Daaingue de 17dd è 1802, il fut pria 
^ar le g^a^ral Bruaat et aonrut bientôt aa ^ranee, eap— 
tif au fort de Jeux, (i'areuaae) Cfr Aia< C^aaira i 
"fauaaaint Lauverture" Parla. 1960,1^^/^^%-^ ct^t.^-

(10) J.P.SABTUJ I "Orphée noir". o.o«. p.XVII 
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* J« d<«l«r« ««a ariatts ai qn'il n*y a rien k 
dira pa«r nti d^fanaa* 
I>ansaa* Idolaa* P.«laps. iint auaal 

J*ai aaaaaaiB^ Î iau da mm paraaaa da 
•aa paralaa da saa gaataa da naa chan-
aana abaa^naa 

J*mi parié daa plniaaa da parraqnat daa 
dépouillaa da ahai nttaqud 
J*ai laaad la patianaa daa aiaalanaairaa 
iaaalil laa blanfaitavra de l*hwianit^* 
Pitié Tjr. tua Sidatt. 
Adar^ la laabksa» 
L*dteBd«e da «a parTarait4 ne a a n f e B d l "(pp^Sl^SS) 

l*anr miaii\Barf«ar l'iurap^an» la Tallà qui retenrae à aaa 

pratiquée «afiquee et Jeue mn aoreiar i 

* VavB raah •h 
•eua raah ah 
à eharmer les aerpeate h eonjnrer 
laa Morta 
•auB reeh oh 
k contraindre la pluie li contrarier 
laa ras de marée 
Tenn raah oh 
à enplaher que ne tourne 1*ombre 
Tann reah eh qne nea elenx à Boi 
• *aBTraBt * (i^.52) 

* Alara vell^ le erand défi et l*iflipnlaien 
aataniqnaa et l'inaelente 
dérive noatalgique de Innée rouaaaa» 
de faux Yerta» da f i W r a a janaeaS * (p*35) 

Apr^a laa aouffrancea, aprîka lee r^^roltea c'eraaéea, t o u a les 

B«!éfia«a de 1 *Âfrique<»fantiae (il) aont c o n T i é a p o n r C O H -

« e n e e r "la aet'le ehoae a u a ^ e qu*il T a i l l e l a p e i a a de aas» 

•eaeer l a Tin dv a a n d e parblen** ( p«55) C*eat u n e d<^ela— 

ration de g n e r r e o n T e r i e t ' A e e s A d e s - T e n a de «ai* Je aa n* 
«aaaaaade p«a de Touat** (p.Bd 

(ll)»i«Afrique fantiae». titre d'un ouvrage de ^la»al LKIRIS, 
yarn ehes GaltiBord, l'aria, lesi. 
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Antilles ne «ont pee e«t exetlsae pittoresque avee 

lequel lea blaaea ae hoaelient ye«x et ereillea t dea laf«<» 
nea pleines da n^anphara, "dea aadrna aux relna dea feaaaa 
dea anneaux à lenra ereillea dea aanrirea K leara bonehea.* 

( p . 5 5 ) 

* I>aaa aa •4nelre aont dea laganaa* Ellea aont eoa*» 
vertea de tttea d« aerta* l^llea ne aant pas eon-> 
Tertea de néaupliara* 
Pans na a^aeire aent dea lasunaa. Sor Innra rivea 
ae aent paa ^teadaa dea pagnea de feaaaa* 
Me aéaaire eat eataur^e de aang. Ma a^aaire a «a 
aeintvre de eadaYrea ! " (p«((8) 

Le n^gre B*a paa oublié lea r l T o l t e a aat<ea et a« race aa*» 

aerTia an aaa de préjugés eousiedea t 

* lea n%graB«>seat*>ton8-lee<*ataea* Je^roneole-dia 
lea Tleea-teaa»îea-viaea, c*eat-aei-qui-Toua» 
le^dla 
1 *odeur-dQonègre» ça^fait*pottaser»lA~eanne 
rappelea-reua-le-Tlenx-dieten ; 
battr«>-an-aègre, e*eat le nourrir* * (p<S9) 

Il B*a paa oublié 1*h«ailiatlea des nigres-elavna» qui anm-
aent lea gena riabea «a aal de diatraetion t 

" Obae^nea gaiaaeniy trim dondoua de j a a s 
anr leur 
exaèa d'eannl. 
Je a a i a le traeking. la Lindy -hap et lea 
alaqnettea. " (p*S9) 

tfaia le rappel de eette aeenaalatien de morts 

et d'huailiationa provoque abes ^laaire un trolai^ae ré» 

vell brutal* Sa négritude l^^nivreit, e l l e le revttaAt de 

toute la grandeur d*un paaa4 Y i r l l , d e a vertna ^nerglquea 

As taaa las neira qui aTaient r ^ a i s i ^ aux blanea. C'était 



ITT. 

aa« nigrituAm al«traite, qui l'auréolait* S*^ draper était 

aae autre façaa d'éehapper à «ea daatla et à aea devoir* Sa 

aégrituda Ik lui, C4aair«« «ai celle du peupla Martiaiguaia, 

«atte *Bafe "rerdâtra et douce daa eaux de l*abjeetien* (p.âo) 

il ae peut raaier «oa paya* 

* Mais ie aie suie adreaa^ au aauTaia aoraier* 
• • • * 
* • • « 

paella folia le taerTeilleux «atraehat par 
nei r t W aa-daaaaa da la bacaeaaa t * (P*®®) 

8«a erla d'oreueil, aea exoreiamaa apaeiaaalairea, aas m««> 

aaaes, ae peuTeat fitre eatendaa par aea « a R p a i r l o t e a; ila 
a'ealiseat daaa *lea tieatea aaeaaiaKaB de aaa «aaaaasaa* 

(p.OO)* Claaire e«apr<>Bâ qa*il doit reaoaeer k tire la Che-
Talier* la Béraut d'aae raee couverte de gloire* Il lui faut 

• e d^Mottra de toute Jaotaaee deveat une ri$allt4 piSalble à 
dire, «t plua p^niblf> eneere » aeanner. 

* Par une iaa^teadae et bleafaiaaate révolution in» 
tirleure, j*honore aainteaaat mee laideura repava» 
aaatea* 

Et Je rla de «aaieaaaa i B a f f i a a t i o a a pulrilaa* 
Kaa, noua a'avana jaaaia 4%4 aaaaenaa du roi da 

Jïahoney, ni priaeea de Ghaaa avee huit ceni a chameaux, 
al deetetir k Taabouetea Askin le («read 4taat r o i • • • 
Noua ne nous aeatona paa aeua l*aifiaelle la d4naa-
gealaoB de ecax qu i tiareat jedia la lanee •*• je 
veux a v o u e r que noue fûaea de t o u t te»;>8 d'aeaes 
pi^trea laveura de vaiaaelle, dea eireura de ehaua» 
auree aaaa eaverfure ... et la aeul indiaeatable re-
aard que aeua ajrena battu aat celui d'enduranea à 
l a tthiaetta... " (pp.61.(13) 

Aiea n*a pa décider le Martiniquaia à «^^laaurger une benae 

foia eoatre lea pires humiliations t 



«I ji«^d««p lis 8f»a«f ^uo,a fnb xa«o 
• |es«ii«(i 

»l TU «apttad vi fu jjt̂itsAai ^uo,ii jnb xii«3 

•ov«pn»9«« «OH «f t«i»^ |0« us «pav^f^ ••a 

• êJiodfxpww 91 anwf a^tt«i{a âifaa? Snaa ajt^an aitb 
^aawa|<|«taaii «nniaoa np ^avaa^afaa aiqvajtf 

•axaa^aaaue 
4«ad[ ap >a jtaafvm» ap «|^ea :n%9d ^p^|x 

t •aai.aa aa| ana^ »aA« acE|9T>ae<f A %x 'f^lftifa ¥V i( 

a9<d9i|a^,p aaiâ aXaBBa,v n *a»a4 «a ap aaaej; «i ap «ilifar 

• fjt» apaaaS att«iq a«nBei{,i %iv\jff %nh *aiiaq«j( af 'fai 

(i8*^) M*" 'a^qanoa ^aa aaïf uaa ^3 

S aajiajp ait*&b •a«a|aa^i{ ««n « 

(««•<!) • î afAnajt^aa f^at{0$i «ff 
•••aaTtvlMaa aafJinaa pnaaS an T«a«qa«|f 

•att» anad fPf ^* >àbfat4é 
il tififlii »ia»9 n , 

•^a«fa«9«a ai na ^aa|«a«OTa aamaai aa^^ 

andzeq ap 8a^n«xa"*<<^ 8«|«« eae %a aanbad^avSlf «a^ 

8»a iCvAvaaf ap xnaaaaaa 8««q aa ana aatiuopaa(|8,p %%Iê 

-XaasaM 'n^fA |«w fs«i|tt9aA aa *am«a^8f« aaS^v an t i:»jui«a% 

a| Buup 8ai.aaaa<»a auttiP panavM n« '^uan^aidauf a^jaAtioajpp 

•eaaiqivi man. f|;«qa«ff nauSao «as anb 'atdaad aa aiiap ^{«« 

•aaaaa aa tli<^^ anaAv i,a«)aa9,«fan aa|aa^<} anb ^m«j fj 

«•aa^aa saa auap tt*Ta *P ^l^^'o»! ^uva 
«*fP *aix|i^ba«ai^ *aaiX** aîCvdl aa %a *8nau anb 
aaqa aaioH ^aa|«^faa apa«x<>rtP »fXv» apa^rfA »x 

«Tax>va dvap ap aan«,x l-® aaaax^ 
—aaA anoa v«,x %^ a^uaia^aaza san anvp sua|«iaop 
anou ^a aSnoa aa; &« |,f«aba«« auas aOiX *** « 

•8it 



179. 

••nz qui n'ont exploré ni lea mara ni le 
ciel 
aaia ils aavent en aea meindrea recoina 
le paya de aouffranee 
eenx qui n*ont connu de voyagea que de 
déraeineraenta 
«e«x qui aa «ont aaaouplia aux agenouilleaenta 
ceux qu*en doiiestiqna et christianisa 
eeux qu'on inoeula d'albitardlaseneat 
tam-taBS de «alna Tldes 
iaïa-taBa inanea de plniea sonarea 
taa-taaa burleaquea de trahiaon taliide 

Tiède petit matin de ehalaura et de 
peura aneeatralea 
par deaaua bord aas rieheaaaa pdr^grinea 
par deaaua bord mea fauasetia authentiquaa•* 

(pp.69-70) 

Il n*e8t point qucation iei de *reTentfieation hautaine de 

la non-teehtticit<", eomme le penae ^artre (12). SeulaBent 

de la reconnaiaaanee objeetive, humble, attriatée, d*une 

inff'riorit^ rielle, oonptée avec tout le reate au paaaif 

de aa raee, et eemme telle aaaumëe par ^4aalre S 

" Je me eaehaia derrli^re une vanité atupida ••• 

Voiei l'hemae par terre 
et son âae ast eaa@te nue 
et le destin trioaphe ni eonteraple se 
auer 
en l'aaeestral bourbier eette fias qui la 
déliait. • (pp.68-69) 

Ph» lors» acceptant de participer vraiaent à aa raee» 

h. aea aeuffranees et à aon buailiation, Céaaire la oeapread 

aievxt H AceJ^de aux v^ritablea *réaervea* d'huaanitf^ de 

aon peuple. La vertu de eelni-ei a*eat paa dana la f Arté, 

ni dana eette eapaeité de doapter le raonda, ai dana lea 

révoltée graadioaea que 1« po^te ehantait tout à l'heure! 

(12) J.P.SABTRE t fi^., p.XXX 



Bit* «si pr^fti«^a»nt dana te«t oa qu*!! raniaitf dana ca 

*pftya da aouffrnaea*, dont loa aneiena aaelaTaa ant explari 

Ica moindras reeeina, dnns laa valatira anoaetralaa eanaarTlas 

B«lgr< l'axil at la aerrituda t eapacit^ da eoaiprendre in-

tuitiTement le nenda, de 8*y aAapiar plutSi que 4*«saayer 

da la doMinar, eontaat Jaaai» pardn avec lea foreaa ee«Bl% 

qnaa, les ayabolea ci lea ayihea*.* 

C^^aaire paiaa à cea aouraaa la courage d*aeeaptar laa 

laaanca de aon peupla* Il lea cenaidcra d*aniaBt plua pré» 

•iaaaes qne "la terre diaarte la terre*, e*est-à-dire qu* 

le aende blane ae déahnaanlae (13)« 

I^^ea^itas le aande blaaa 
harribleaent laa de aon effort inmaaaa 
aea artleulatlona rebellée eraqner aeua lea 
iieilaa durée 
aaa raideurs d*aeier blea transperçant la 
chair myatiqaa 
^aoate aea Yieioiraa preditoirea troapeter 
aea défaites 
feoutm anx alibia grandloaee aon pi&tra 
tr^bueheaeai * (pp.74-78) 

Lea noire, au eontraire, aont doBenr^s 

* igneranta des eurfaees aaia aaiaia par le 
••UTeHeat de toute choee 
inaeueieax de deapter, naia jouant le jeu 
d« nanda * (p*74) 

KoB, Ift négritude B*est paa "une taie d'aam narte aur 1* 

oeil mort de la terre*..* 

* elle plonge dana 1;̂  akair rouge da aol 
elle plonge dana la ehair ardente du elal 
elle troue 1*aeeableaent opaque de aa 
draita patienee. * (p*73) 

(la) Céeaire reprend une idée, déjà expria^e par Claad* Ma« 
Kay 1 lea abua de la teeniqne et du rationaaliaiae ont 
entrata^ uae d^shanaaisatian de l*Oaeident laquelle 
le noir ^ehappa daaa la aesare aise aè il est rest< 
*e» a;rli»re* da nraarèa earan^en ! 



131. 

hm p«^t« reeueille toute eettc puisannee d« aoa pavple aairt 

il «0 deriaat l«f p«rt«~pitral« darant l*Unlv«ra{ il aa voua 

aalennellaïai^nt ii le r>^T«iller de aa iarpauc, ik la dlfeadre» 

à l'épasanir t 

* d a n n e a - a a i la f a i a a u v a g e du a o r e i e r 
daattas k «aa maiaa paiaaaaaa de aedeler 
damiaa à s o n tmm 1« t r a s p a de l*ip^e 
Je Be Me d4raba p a l n t * 

Y o l e i le t e a p a de aa ceindre lea raina 
••wna vn Y a i l l a s t haasa - " (pp.76<-77) 

liiftls il Tant le faira anaa Itaioe pear lea atitrea raaaa, par 

pair a«anr de la aienna 

. . . c e qtte jfi T e v x 
c*eat p o n r l a f a i a i a n i T e r a e l l a 
peur l a a e i f u a i T e r a e l l e 

l a aaauiar l i b r e enfin 
d e p r o d u i r e d e aan i n t i m i t / o l o a e 
l a a u r e t t l e n a a dea fruita. * (p*??) 

C^aaire a déarit ainai les phaaaa aueeaitsiTaa dia 

aa prlaa <le eenaoleaaa de gj^ négritude* La mia!!»re phjraiciua 

ai aiorale dea i>iartinlqnaia a praraqu^ en lui une i M a a a a pl» 

tié et il T(>ut d^aorif^ia eanaaerer aaa foraea k aldar lea 

aalhaureux* Maiat *n aSne ten^a, cette d^treaae l*aeeabla, 

il ne Tent paa ae réduira k ee peaple-^parei aon id<'al ju» 

•iaile Tout eabrassar la eattae de tena lea appria^a du «on-

de* Il apt^rçait paurtant rite aon argueil* Il eat akgra et 

aaa foreea ne aeat paa trop graadea peur eea frîtraa* Du 

aaiaa aera<»t-»il leur h^raa, leur ehantra ! Celui qui eaa 

aana arainta affronter le blane, parée qu'il aent derrikra 

lui la puiaaaaaa d'un paaa^ et d'anattrea glarieux. Il auf» 

fit paurtant du aouveair dA l'humiliation de aon paya peur 



Itt* 

!• ramener k «ne r^alit^ beaueenp noins grandiose» Il n*eat 

paa le n^gre fier, il est le ^'•a.rtiniqnaia Taineu qni a» eeu-

Met* 

En trenvant la ferre d*aeeerter cela, en replengeani se» 

prepres racines dans son penple, C/nelre eeitprend que eette 

^descente aux enfers" (14), ssvle, le r^nd enpable de sauver 

à trsTers see eon atrietes, tnnte la race noire* Anssi ne 

refnse<"t«»il pins son destin t 

* <^*aeeepte... j'aeeepte... enti^renent, sans 
réserve... 
aa rsee qu'aueune ablution d*hysope si 
de lys allls ne penrrait purifier 
•A raee rangée de Hasules 

J'accepte* «j'accepte* 
et le aigre fuatig^ qui dit t "^'ardea 
Ban Rattre" 
at les Tlagt-neuf eeups de fauet K g a l 
et le cachet de quatre pieda de haut 
et le carcan h branohea 
at le Jarret ce«p< à man audaea aarrane (15) 
et la fleur de lys cul flu« du fer rauge 
aur le graa 4a aen Ipatile ... • (pp,70-80) 

Ki eette totale identification dm poète et de son peuple pro 

dnlt «nfitt le miracle : 

" Tt Toiei soudain que force et vie n'assaillent 

Et noua sovtaea debout Maintenant, non paya et mai» 
lea chareux dans le vent, «a aaia petite aalntanant 
dan» aon poing énorme et la force a*oat pas en nous 
saie au«-des8us de nous, dans une voix qui vrille la 
nuit et l'audience coDima la p^n^traace d'une gutpa 
epocsiyptique. I>t la voix prottonce que 1 * ï urape 
nous a pendant des siècles gav^a de raensengea at 
ganfl^a de pestileaaes» 
car il n'est point vrei qu» l'oeuvre de l'hoauae 
est finie 
que no;-s n'avons rien à faire &v raonde 
que nous parr^siionft 11> a nde 



«ao,i JtfOA t Jt%»H •V^O *l «vvp ••yaaof^uvtt ••A^IOV» 

*u«aa«»-ajcf f a np a«|>fafj^p aj^oa Afo (91) 

»«4»jpaa Ktt» ««naji tôt 
-aop a^uastap o«a ^ao»oxq,«^f J;̂A %«O «T^nHI^a ano^ 

«•n»,l ap Ojr%tt»n4iiu^ ojino{j|^^a| aoaa{Jj^dxa, x t oxH^l^A 
>a«no%f«ja»d ««0 9iio% u» oaon xi yJivd 

««ea ^«OAaoa a ue *«uoa|«j «itoo «ou *|ab i| o^^oU *pn«q 
'^IS *P oAAuoo^X aaAv ••<^T> ap a|9ax«u«,x Y *af%a«d[ oo 
*faoTiV op ^aa aoua^ aa ap a^aaua a'| «afiidao i( afaa a^ 

Hi|a<I ax ^4«dttoa a ajt^aoç; aub Ofndap a^iiaavBaeo uoiaaaiZdxt (^l) 

I aoifa-i^ax a4|.f|P ^fOJtp 9% *f%ji9t{jx aa aaAa *af ibuoa 

«4aa j|oa ax pii««b *aani.a| apu^fji9>;ii «x %l9f*^ *<>T**f3 

l aj^|a4«dafi} »|up t|x-apn^|aS^« a^^ao *(i,«»d) 

fnb XT*l*a «x ^'^t* * a4|oa nmad e« \ vax^uac^^v 

•ad aat^fa; aat lanoA «p %u»Afijjjf ead afua an af 'auaaa ua 

*aatamiai| aa«i ja^«a»^ad anoA aaaao *aa^>aq4noa aap aafaj 

•aaA amiaa afaa ap 'saXa^* t adaan « x i •ftl» 

-faaa aap AO axiaap aA«x***tl «XI*' '(8B*<I) «a4ii|«« tia<i 

vos Y axVifa uoîii np apni^fJif^ii «uaafaua,^ *(fi9*<I) •aBiweq,p 

aanaoa aap afan *aa:^^«p ap aanaoa aap 000^ *aa]^x*AA<>va4 

• aaaej aap ^itaj xi *«f^aap naaAuou ao ao'^ooajja Jna^ 

auva ^uavapnamaa aafoa ^ aaaa^ ua X'f^ 
ap a%«qa axTo^^> a%ao^ anb %9 axnao y^uexaA 

aa^eu ofx\i a,nb axx*A<>v<I ax %u«J[T«x*f 
aJtaa^ aa^au ap j:uo^n« auano^ XT*I^* **l 

faaaa^afaai avaAoa anou >o a^iubuoa «x ap 
«noA-aapuaa na aao^ Jinad aa«xd iîaa XT Y* 

99*01 ^P 'aaaaSf xxa^ai, X *P ' .^^naaq a| 
ap axodouoB ax ap^aaod aa aoax aanana >a 

anaAaaj 
«a ap av|a» xna ayafxiqamif oof^aipja'^uf 
a%aa% afjiyabaaa t| aavaq,! ^ a^aaa XT ^* 

aaoaantBaa ap 
^naaaxuaa ^ao|A aiiaiai|« x "P aaAnaa,x ajas 

apnaK ap 
aad aa auui^^ov aaen aaan anb %%}}U9 Xfi*^^ 

•C8l 



•sa»|a«noa ap aafjid «| ap asda^^i ««ada^p aa{ aaabjii»B va,p 

>a aarfita,! fnb afj^jnoa af 9AAjnn ap a^aaej;^» aanaioa anaa 

anoa *aJAn«»o,p<»;ai(8 aab|^naii^n« an «Jiafqv^n ap %u»f %nh 

s•a••^•fJ[ ••{ aa^no^ ap a^duoa ajtpaaa ajpaa^^jid tnvf. 

(M'<I) • S aof^îJ^aA aiiq«m| 
aa« aa i|nv ax «p aabfi^x** aik9n«{ af 

fuaua^afQr; A(^^9%i xn9A »Ç anb t(t %»'»t9 
aanf aji%nii|X JiaXon 

•« •fainoA ap ^a *iou noa% pvajiV «i ^a « 

aava «• ^ anaAnaaax %9 «|aajca%«jij atlnd^ aax aaaoau» 

9Jtjvmf'y aaxianbaap aafifH nm *aaaaap ap %9 9%oÇ ap ^o^aj^a 

aMii^iCa an aa *af^jrqdaj«I »f<^aa 4na aA^i(a«|a aaîati a<| 

>noqap 

•«oqap %8a ane %ji 

f^aaqff »ï ap aaMV 
f^aS ax npavd^a Sava oos ao^p a^noa^aa 

%|aj uaa9fa,p aana^uaa xn« axxi*^'fu *1 • 

(tf*^) a ***^a«d a!|ao> ap anbvaa aafaS^v af 

anffa uu^p aaaaanSxnj; «x 
aataaa ap at|,BaK«afqa^p aap inaad fafeA %9 
fX9aaxp«a %9 ainaaa 'i>T^J9P *** uasfaeqtX 

aafa^Avpva aa ^aaetaAfaaaalaad 
apn^XaS^'tt axxi»fA «i \ t(aaaaq a|p a^ , 



18S« 

" Je dia hnrrah 1 La riaille n^gritud* 
progressiTeaent se cadavérise 
l'horlEon se défnit, recule et 8*^largit 
et voici parmi des déchirements de nuages la 
fulgurance d'un signe 

le négrier craque de toute part*.. " (p*89) 

" Le négraille aux senteurs d'oignon frit 
retrouve dans son sang répandu le goût 
amer de la liberté 

Et elle est debout la négraille 

debout 
et 

libre • (pp.90-91) 

Le poème s'achève sur cette prophétie, en un rythme 

effréné de joie et de danses, au ailleu desquelles Césai« 

re annonce les temps fraternels (l6) et renouvelle à sa 

race son voeu de fidélité 

" et le grand trou noir eu je voulais ma 
noyer l'autre lune 
c'est là que je veux pocher maintenant 
la langue maléfique de la nuit en son 
imciobile verrition i " (p»94) 

• 

(lO) Césaire ne tient nullement, en effet, à voir les Noirs 
tomber dans l'erreur raciste qu'il condnmne ches 1' 
£urepéen. Ea réaction devant las événements congolais 
en est la meilleure preuve : "Les Congolais, par leurs 
massacres, leurs viols et leurs désordres ont entaché 
l'idée mSme de la décolonisation*" (lettre de Juil
let i960)* 



^«•lBBIB9a9,« ^9 (jB¥'''d) •l«PJ**<>[f Vis 99 *9J;|f>9|JI 

^11 A^^** 9««p 199119 |at fni9a9 *au{«a% ̂«8 l| *9fJtmm 9% 
-^99 9p (g8*<i) «9aoqil% Xtt«l <il9499|, 99| 99»94|> •tiC%9 9<| 

•999119a a9in.9p 

9aO{^999A|^ 99p Xnfl 9X tf•1.(!noaa»%tt( dH|9d i| f9^^9dt ap U9f9 

<^in4fX 91 9«{i 99««i«qaa),a99 9« 'lâ^M *P 99au«99|n0p|^a sap 

uofi^vaoAi^i X ^ *98a9^«l 9x«ni '«T^r ^9 ^a«^9u| x^** ̂Oi 

•d)a99a9a9da^a^9^p ax «p •«P^T^ 999ii«t| 99x *99afa9x%an 99x 

9^Tana<! 99x '9i|,a@ta9x<[l9â99 99X« l 9a$9|a|9 aS^^ada an9x ^•X' 

99ya9i{a|» •9XlT%*'^ii %09A9p 9a|89|i3 ^U9aff»ai^f 999|a9 

•»tta,X %^o^fp 9% Z9%ujnm 999f«x 'fqa^i^p ^;aapaoA 9B ^tib 

*oo^ ax %9 *xn9aa>9tt9» %a9<l9a «a paead *9feiaaaqv9 *9^ii«99{a 

anad 9aiiT«T%<xvr' «x 'pJtataa 99 9aeg *afaa^|4i«q 999 «p 9ixaai| 

"^il siE*^ ap aaaiifsx af ^««iiaaa aai^px'naa inh «aafas;^ 

aanap np *9f9jaad |9aa9 1̂9 apfanx *a|»x<* ^Jt^i»* 9% 9a% 

•9a.^ «IXI *ii***a|fa« ̂fî9d: ap ^aoq ay^ t xna9XH«^ 99^9$a% 

sfx^' h9f%fûfA 9aaoraof *9»9ai{d 9^aaei» aaa '«^fl^^-f 

• m\vid 9XXI^ *̂1>®dii *9 99aij9|«i 99X |.9x«d«H9 U9 ^aaa^aSf» 

*99ead 89 99tid9af9 dp 9|̂t)̂*<> 9%n9i «an %99 %n%ff 9»| 

•^«aaap 9fttaa aaa axxi*A*<t1> <i 

*99d 9aa|xqao,x '*^I**9D •99f»9a«%»9 9p fx f* *^ yda99 

*xa9Sao| 9AaaxJ t**̂ 9ai«ia9 ).«aaao9 aaa suap afaadva anea 9X1* 

%9f Xn99 «tliP 9'i.fÂ9f 9XqBa9 9JtJkM99 ^1 •9«aap 99 9p 9U9f:^9XK* 

*|>aa 991 afaAna9^P 9p 9¥«iaad %U9 9aov a9A|^«9%^a 99aa^aax 

•aaaiaaxd 99xaa« 9n% 9a9aaAa 9noa «^aa^anaci •9aTa^a99 9a& 

offaaiaap aafai^Saad 9«n ^.laa «TTII^ff^. 9<x 

•II 

*»8t 



•q»no<ifp •••fvnbTUffavB ••ftiid «vp aof^dfaassp aaSaoi «i 

«i i| *iiof^»«,i t| a9««io« 

••t *9 «a^^atta* «aflaaa^ aaaai aanadaa^iiftP '(il) «aaa 

o^oyStto» aaa aa«fafA«p«ayp,i ap «aa^u»^ axaavd vg •affjianf 

aaaa> axfaAnov a^ya» aaj^aa ^naA iTiU^ aaA.a ^aa,» *ai<rna<! 

sa* aad attaopa«ci«,tt xi *«ax*qaaA aaf«wT,p aa^ua^aaa aa ^ 

•anioii a«d %aa,B aafvaf^ ;anxaaq« *a^Y*J[^*<l« **l*fPf 

<->aa% «ad uon «yafa^p apaan «aaAaaa «i «aqaa^ ap aT>*»|ai aad 

aayaaaa *aaa|%fqdoad anad *a^a«anaoa^ daa% f^fiaya a^i^aa ap 

,aafioa->yPa t( «aa^aïaao» aa|aa/%i^ll a^ft^a^uaf «i a^aajt 

•••a9«id «a ap aaap 

<-fa{ ai *f^ax«t aa|«aipae,x afOAaaaada •xjytf aaan *aaa^faa|^ 

aaa ap aaoaVfx'fV «X aaaAaa^ ^ «axXfxi'A. Xl«<î^ 99j999*d 
•ai| uaa xnafat ^fvoaAuoa ap anf» y>jfyp ax fa aanaaa 

*a^9^nxd no. '«^a. ap aofaaaaaaa ava ua axfj:va «ax XI %• 

*aaf.aap W999 avd *aa^aa| aaaaa aad %uom aa aaxd aaa aafaaf 

aai «aamaa fax %%iÊJt*i au a lana '^yaffp aoa aaad a^aaesfad 

laaaa a^o» aap a^aA ua aqaaaqa aaa^aa,'! •ayaXx«a«d fax axq 

«>«at 'aa|«a|p4a,p a^a«pnaq« %• *aqaxa fa *aaiaaj^3 ap •wjiû a«{ 

(Qf'i) m «tlTVdt •na vx %* afaxd a| 
*a{̂a aa|q *aaaaA^p «x "TVi; ^Xl* «apaaa «x ap 
aaaaj ^ %9 *m%»xji9Ç xaa aSaxd «i paoa %• aqa^X T»^ 
aaïqa aaaS ua %aa aa« ax %9YttX^ A<> *axaq ap adnaa 

apaaaS i| addaa; ax aaai *x *^«aaafdvx' «a aaaaap 
aaafx' a«Eaaf,x ^* 'afoa fa axqva aa UA afaaiap a 

,a ao *aaq^aaj *afoa %m9 ax4«a ax ^a '^uaSaxaaa aa 
fab aaAf^aaj utdMX» aaa '^««aafaanad aaap4»,p a«> 

aaa aaAV *faaaa afx* afaxd a^^aa aaaaappp aa^ , 
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l.« ««ara Au pakata» Juaqua là r^saillar ai aoaaiana» aa 

briaa an aaiaraataa, avppirlMa eanjooaiiona ai adTarbaat h^m» 

Ait d*«na Imafa à l'attire aana «arquer l*nrrti daa Tlrguleat 

ranla daa Tara Inégans» pattranit aa rouie par aaaeaAaa ai âl-» 

banahai par Inaiaaia, aar daa nnppea plua iraaqnlllaa, ré-

aliativea, a& la panaiuaiiaa aaaTaai rapraad aaa aoaffia 

aaraïal. • • 

" ei toi iarra taatea 
iarra aaanla 
terre grmmà aaxe l a W vara la aalall 
iarra grand délire de la aantala de Sien 
iarra aanvaga nantie daa raaaarraa de la sar avea 

dana la lianaka «ne tanffa Aa adarapiaa 
iarra dont je ne pnia aaaparar In faaa tianlauaa 

qn*lL la forêt viarga ai falla qne ja aaukaita* 
raia panvoir en gmiaa de Tiaaga maatrer ans 
jrauz ind^akiffrenra daa hawaaa 

il aa aaffiraii d'ana gargle de tan lait Jiauli 
paar «n'en toi jo deaanvra toajonra à atae dia-
iaaaa Aa airnga «• aille teia plaa natale ai 
darAa d*an aolail qaa n*enia»e nal priame -
la t9rr* ah totii aai libre et fraternel, aa 
terra • (pp.42-43) 

l'a aaita du *Cfhiey* aera d^aamaia eanairuite aelaa aette 

aliarnanae de po4$aie rjrthala ai da paaaagaa an prata» dent 

ta laaguaar ne dApaaaa jnaaia daax pagaa» 

Caiia aenairnaiion a-talle aa raiaon organique on a* 

••t«alla %n*na preaddA iiitéraira t C*aai aa qa*il aana faat 

•ainiaaaai dleenvrir* 

Claaira» aTona-aona dit» Tant di$»aallar d'une rialiil 

<ini l'abat^de. Sangbar a bien eoapria que Ctfaaira ae aart da 

•a plane *aaana Laaia Arnatroag da aa iraapatta. On plaa 

Jaateaent peai-itra« aavae lea fidèlea du Vaudant âa JUtlL.^*** 

iaa< 11 a baaaia de aa perdre dana la danae Terbale, an rjrihaia 



seuBcriTOBs i»leiB«si«ttt à «• jBf*K«Bt «i ifttHarqneas qatf p«ar 

ltr« plas n«ttir«l, le KoyeB ««ployé par C^aalra a« Tiaa paa 

d*a«tra liai, B*««t paa d*nne amtra «apèa* qaa l'apiaai ém Uim» 

%mnà •« la a««««lla« d« .iiahaax* C« «iaataBi varlbal" «ait d* 

aillaara aa rjrthae aaeea aiaple, di«t^ par l*4raoti«B da p«k* 

ta «a par aae reehareha d'haraaaie iaitatiTe, «t ««aTcat 

aarqaé â*UB taapa fort «ar proalora «eta répété» «a tl-

ia da •ors (!•)• 

* ^a fui «ai à aial 
a'tai na hoaao aoal eapriaonal da 
Vlaeo 
e*oai aa hoaae oeal qni d4fla lea aria 
blaaaa da la Mort blanaht 
(TdlISSAIlff, TOUSSAXNf 

e*aat aa hoaaa qai taaeiae l*épar«> 
Tiar blaae de la aeri blaaalia 
a*eai aa hoausa aaal daaa la aar iafd» 
•oada da aablt blaaa 
a*«oi aa aorlaaad Tleax draaal eoatra 
laa aaux da alal 
La sort d^arit an aerala brlllaat aa<» 
daaaaa do «oi hoaae 
la aori étoile daaaaaoat aa»doaaa8 da 
aa ttta 
la mort aeuffloi folio, daaa la aaanaio 
•Ara da aoa braa 
la sort galope daao la priaon oouMa 
aa ehoTal blaaa 
la aart lait dana l'oabro ooaao daa 
iraax do ehata 
la «ort hogaète ooaaa l'oaa aoao loa 
Cayoa 
la «art oat aa olaoau bloaai 
la aort déoroft 
la aort Taoille 
la mort oat tia patyara eabraffoax 
la aort ospiro daaa aae blaaeha aara 
do ailoaoo* « (pp.47-»48) 

fltj i.S.SENSHOIl t «liMfiMSL&JLl*. P»**». ^•^n, 1»9«, p.118 
(18) ttaio Elyaao BODCqUET a bioa aia aala aa Taloar daaa aoa 

adHOiro do lleoaoo, àéik eitd. 
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un hona»*» ripiti au û4,hut d«« preaiars Yer«« la* 

• iat* «ar l*«éairatlon ûn paète pour aon hirom» Uala la aiart 

apparati ai «'aat alla d^'aaraaia qui aarqua la rythma* Blla 

taaraa aa<»daaaua da l'hanaa, alla l'étraint, la pt^a^ira, hiaa* 

tti aa aonfond airaa lai. L« rythaa alora aa raceaarait, à 

•aaare qva l'hoana aneaaaba... jaaqu'à 1 * élargi aaaiaaat daa 

daax daralara Tara t «alaa ai ailaaea définitif t 

Va aai, aaa inaga, paaTaai aaaal d<^elenehar ohas ^4a«i«* 

ra «aa r^aetiaa Tialaata q«a traduit la ahaafeaaat da rytliaa. 

La aanlr idia da quittar laa Aatillaa, notia l'aTaaa ra, la 

haulavaraait à aa paiai qua aaa ^aritura» tout % eoup, tra<» 

hlatait eatia laatiaa Tlva. Ca la ataa aaai^ra» aa rappallaat 

la r^aigaatioa dn "boa a^gra k â â baa aattra* daTaat laa 

iajuativaa «t laa waaTaia traltaaaata, noua saateaa la a»«> 

llkra la gagaar paa à pau. Laraqa*il tarraiae aon ^Yaaatiaa 

•ar la aot *n^grailla*, aatte inaulta la aiagla paraanaal-

laaaat* Il aa diahataa at aoua Jatta aaa aria au TlBAga, 

•«r la battaaaat d*aa taatan da gnarra i 

" Si alla aat dabout la a4grailla 

la a^grailla aaaia^a 
iaattaadaaaat dabout 
dabeut daaa la aala 
debout daaa laa aabiaaa 
Aahaut aur la pant 
daboat daaa la Taat 
dabotst daaa la aolail 
dabaot daaa le aaag 

dabout 

libra • (pp.dO.ei) 

Naa aanlamaat la rythma ^pouaa itroitamaat l*dmatloa» 

mala il la praraqua ai l'aatratiaat. La p«%ta a*an aert paur 

attaïadra, par dagrAa, aaa aerta d*<tai aaaaad daaa laquai 



nf uo%%m%%»fjfii «p <«»|Q«f|PX «ap ),a»aq« ««d ^«a 
,« XI *a«eT>v^ai»an|,p a^ina ana^p aatxaf a«,ab onnafqa 

%aa,u ,uo|aaaaaod|| n% 1^9 «aaifaaf^^ad «a aapna^ aa 
$a aaai(«9f4;« aafuoaajya xna axq«Ba«da|pax •aaxaaijj^dna 

aaaaaaafa,! aa« afad fab aul<l>ô,l ji<»fia« 1; yaf^aap *«ao 
«•iSfiaa aaaaoa^aou ap auap ^aaaaoa •aaaa x**^^T' f9f***d (OS) 

(A«t«^dd) 

« )l«af3a|A i^|«X *P aa^^uoS aa«<||najEd aax 
a«aaai«tia n« aaaaaViM |nb 
fa» aab uafji *iio yoia ^••«3 

aaaiaSaa 
•Jffuaap »{ aaAV aafa«x «pvejtd fab 

aab aa|4 |av %0»i3 

aya«w<»ap»a«j aafaaap np aaSa^ 
a4ff«jiap «f ap a|«4t|. aainaap ax 4aa aaafd 

va a^l^aa fab foa aab va|4 faa i.ta,3 

tvaa ap ^aaa 
•a^a?»» a« fab xaa* tayaajtt aax «««oj ap 

*anf««>faa ap aj«dya 
•a fab aafxx^^l'IA asaj^aan «x »9*of ap 

taaaaaa «a^aa aad aaafxif''^^(^^''^ eaoA «a 
*>uaA nii 

•paX9«id ua aa *afaxd ap aaaaaaa aua aa 
alaaa daa^ aSvaa on aaddoii *a«»A.iraa 

«9 afaaff paaaS un^p %t9x an ao B(:o|awj , 

aai.a«^aaafp aatvaf ua aafaaaa«,a >a a« 

-aaaqo aaf^«af|fnSfa «an afaj^abai» aaad «aarpf^oab aaaa aaaf 

^««paad a%an aai •a^aaXaaij* aa^x** 1̂* aavaaa xi 

*(96*d) •••XIT^ *V ***«*A«x **P ****»«r0fp 

•Afad aap **"»afxyp aa t^Beai^ao» aap •••apuaai ap »aa t^avab 

aap, afvn *aa^qdead XTt^^ a^ot: aap aaxd ^aoa a« ag «afiea 

-a^vaana aaaej aan^p fnop >|«a«d aqaaA «ag '«afp^^a aa atav 

%nafAop >8 axoavd «a «a^qfx •Yfod ax *»an»!^af^Bf uafava^ 

«a ata^avAvp aanafae) t^ioaoaa |nt> *a^om aap %• m99mtai[ aap 

afOAaed ax aad fddvn *uoff.«>o«oaf,p aanfiv «aa paaad afa^ad 

*1 *(ùZ) 9on99o aaïa^aa aaavaafad ax ^ «aadfof^avd f| 
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Mais ««a iraaaaa ne anat pmu l*«ltia« Itapa éa l*<lan 

p«<ti%«a âa ^tfaalra. A travapa allaa, 11 aaaar* d'attaiaéra 

l'aztaaa* Laa taBiatlTas aonvaat lahavant, la aomffla ^at 

aHporialt la paèia retonba ai 1*abandonnât difit, à na«iTaa« 

aaba«rb4 i 

* Sur aatia iarra •x^rcimiêt largu^a à la dlrlY* 
da aa préaiauaa iaiaailaa naKfiqva, aatia Tais 
qvi cria, laaiaaani •Afuiét •aiaaaiaai» -raina» 
«cat tnraa^a ai 

C*aai alara qaa rapread la praaa r^aliatiTa, qui aa aontan» 

ta da déarira, d'ianmlrar a« da raiaonnar* l>aa «aia aoni à 

aaQvaau apprlTaia^a. L*^aritara da C^saira davicnt anaal 

pr4aiaaf aiautianaa à Aigrir» la r^alit^, qa*alla pauTalt 
Îtr9 attr-r4alla daa« aa polaia. Tinaine eaa qnalquaa lifnaa 

daa pagaa qui d^larlTant un "n&gre «aatiqua ai laid*, Marqntf 

par l'aaiian da la aiialra, "dont lea aanpa da (riffaa a«r 

•a riaaga a*4talant eieatria^a an tlota aeabiaux* t 

* Oa ra/aii tri^a bian aaMuant la panae Indnatriattx 
•t aalTaillant avait s a d o K la frant aa boaaa, 
para< la nas da daax tnanala pa/rallèlaa ai inqni<-
taata, allaaci la diaaaura da la llppa, ai par 
un ehaf d*o«tiTra earieataral» rabotÂ, pali. Terni 
la plna nlattaeula fflicaanna patita orailla da la 
•riatian. * (p.6ft) (2l) 

iiaia biaa vita la daaariptiaa da eaita r^alit^ provoqua 1* 

tfeeanranant «t la réTolte, aantlaionis dynaaiquea qoi appal-

(21) Parfeia, lea qualit^a d« eotte prosa Rod%l(»nt da rrala 
noreeaux d'anthelofia qu'en pourrait axtraire du "Ca» 
hiar*. aar lia valant par euxoatmea* Ainai aa portrait 
du ni^gra dont aaua aitona un pAa^aga, la reaarquabla 
daaeriptian d'un Nail aux Aatillaa (pp.34«>36) au an* 
90V la parabala daa «aquigaena martiaiquaia (p.02)S 

il n*f a qut laa fiaataa aeemaulraa da naa aaS"» 
aangaa - ai qui aa répaadaat paa* * (p.fto) 



• f«« «•« •««•j; •{ 

••Kf««Xji«o ««y 
•«f««if« »»f 

•a4«A «y «afa»,! «9 xaviCttf 99% %u9M*a%99 
9nA 

•f«««f «nfwq 4B«>i «p ao^«q[o ny ••iiafj^ ««f 
«i «y x<><>«l*«? 9%M9S fv»! •{ 

4rod«»«f «y xaoy &«•• 

•ai«r|9a \ «aM^Mf f«« 
•^«•faiaif sy «fav» «{ «nb «vd f f«« •« 

fml* %tt«ya*t| •{•a«4l «» y ••a*<| ^» ««ivo) 
•aff«m| «f «y «yav* 

<»«p»s«a «f «u^y 9a9,|««»a •asofAO';^ a««dt 
yaof fnb f|ii»f ap «iq^^naa 99 aifaynoaTii 

«ayatta^y np yavtaa «««y « iC f| 

«•Ifonfaoea «p 
fmmvf^fai ^«j^nattao» «m aaaf «y a«fa9 
•««•f< «t %^o9 fttfi ««^ « ^ Il 

•a»f|9a*« ay atnaq 
•8tt •'̂«•«1 vu ap 9AM99fM •! «noa v ff , 

•ait«««,t ^* ••«•ay«»f «t 9unp aii««yy 

*ait«oy«r«q«,« •fTUvaeaya a«if,f '«lap «i ay •aqff ^vawa* 

*fllf*r <*I *Y«* '««ft|«da|2a ap '«J^xa» ap anX4 ««aaifad! smaf 

IY«Aaa« Q* fsaaff|«%«faa afe«^ i»aa anb afvf^y not ay 9fumt •% 

*«af«4ad[ «a *a^j(aaa ^a aiaa|»yy laafaay a'^^qdaad •! ««aa^af 

•y «n ana faa«|anaq;y aaanva^ aaf mmh aafaav xf a?|<B2 

•aanfaoa «aafaaaxa *ffpfa<i xi **I**<*0«1 *aa|»aas «x $a«»|A«y 

•aa aaY««f3 ««aaA ua aaaad «x •«•nn «A a«i^|iXa 9% «««aanav y 

axq«ayio;^«l a««9Aap a«ft«ntfa «x ap aaff«aaafaova^ «un %U9X 

'êêt 



•Jl|«jr Vf «f *999M 99 •T^pll «•>^tiP n99A •! ««att̂l i» «fil 

99% 9Jf 9%U9% >• %Çfp %99dd1Ê^9f %Ul «ff|Kll «^fOd «1 

*«<|af*%>v «sfod V '•-̂Jtaoa 9^*% ftaav |,iioa «^««^«ai ««^ 

••f «avivai ai i aaaaaad «i ap ajt^)«» «i 
4 jiiadaaa^p np %9 4|odaa,x ajc^ia» ai 

i, aiqapffsjiaj «anaifa ap aji^|9« ai 
4, ««jtlJi aap aj^|«u «i 

xna faaa 
aSva |aq uav 9t|.^anoqa «f «fuinii anb ^a 

afoqa a|oq« •T*^* 
aafni «foq* v9n «nb 4iiod 

jL9JtA%iff \ no| aa 
«avTaaasaa i| pjaxil^T^ ojoaaa 

aafvq av aaftij «f aab aaad 
a»{«% a« aaa|4d »( aab jnad 

aaonned aau d^aaAa'^,f anh jtned 
aaajiaAvj^ ^ *9m aaa aaaana « iC n 
|*|a ap uaaa^Bfaa •! aaAaqav jab 

fp-|« ap Jtfea 
^aadaaa *pjaa np aa«|q aa^naof 

^aapT090,i jrua amaA |nb ai«nba a^noa^ 
a|nxd a{ ap aaaafd ap %9Ç 9% aad: 

fvaaai^p xn9Ç ai 4t«d 

ap a^ai» aax aua|^ fnb aafAaady a^naa^ 
ffaaxv ap ^««uoeafaaaq îfafaa at a«d 

IPI« ap ^QV^aabix» *9n «x <**^ N 

•aan^«« ax ap 99»M9f aax *9i 

»l9dji9%ttjtf afuAuad 9 fab *a|A 9% ap aaf|«« ax *a9aa{a;p «x 

fnaxAap aafvayo aTXI«<>>9« •! •»»W «XI» « «JtaA 

ax %Ta> fnb ^aaxafA ^a aafo^a^uaauf aaq^^a «a,p a|).4oa a« 

•fvaataiea aafq 9%*^ aa>aoa %9 aii^od ap aaSad aaa^iaaap a|oa% 



accéder au pur unlrers enircim 

M*i« «Tsat d'aborder eux future rergere 
denne>«>Bei de les abriter sur leur oein*» 
tare de aer 
donnes»aoi mon eeeur ea ntteadaat le ssl 
• • • • • 
deanes^ael sur est oe4an divers 
1*sbstiaatien de la fière pirogue 
• t sa triguear aarias« " (p*?'"̂ ) 

* Bi ps«r se» Seifaeur» 
les hoaaes au cou frêle 
reçois et psrçeis fatal salas triaagulairo * 

• 
• • 

*slo soat les eharaiires de la ssanositiea du "£lMJX*» 

les ressorts psyehelseiquea eur leeqaels il pread soa élaa* 

Bxaaiaeas-ea «ainteaant le styl<y. 

Noua «Tons parl^ d^Jli du rythae. Caractère iaportsat» 

•ar ''^Isaire est a^kgre et ae sépare doae pas polsls et rythae, 

ssaao BOUS le «entrerens leagasasat pour ^eagher* Cepeadaat, 

de aoabreuBSB pages dm "Caàler* seat ea prsss et ^tfsaire a*a 

paa ua rytkae ps^ti«{us qui lun ssit^porssnaol • Coasieat ss 

fait-il que nous reeoaaatsslsaa pourtaat aassittt sa griffet 

ATaat tout gr&ss aux iaagss, dsat la preaière et prinei* 

pale ijanlité est d'ttre l'expression brutale de l*sbsessis8 

•t du désir du po%te. L*éi»otiea de C^sairs, sitSt ressentie, 

ssmble ss seagaler sa images psltlques seuTent iaattsadues, 

«lai d<^Yoilent une réalité étrangère* Mais sYse quelle exac

titude! ^areaeat parais st ssatlnsnt se seat k se pslai pé* 

aétrés t 



a«f^fpa« «X<^** *l ^ *B9fXji» «0{jcjnod ap aaoaoajjaaa 
ap aatia ^aa ^avAap an»>«i«,x <*P f9*8ap ax aaoaVa^aad anaix 

(St*<i) • 9»x<ij9U9ji%nâ. Bao^daa,p 
•axqf•TA^j(d«x aaox^a^vawjiaj eox 'aanbx^na uajq 

99j9xd aap aaxaaa aax 'naaoa a^^^ixax*' eaaa auoa 
«Xad aax *aa9iia4>^ aaqajE»y« ap aajcu'^nod asx 
'aaaqnq xnaxajojiaa ^a aaxq|»|Jt ««p apvaad «x T^r « 

I a^xa> iio ^ fuaaaii.aoqa aaf 

tT^vv ••9 aaj^df^aaap «x ap xnaaxqv) a^aanx^ aax T'^OTY 

•f%»j9 « aax ?ub q^uasi^tias ax 

«axqvdxvdi, ajpaaji ^ ^xjjaa jiasaaaojd aa^ «adavunoa^a 4nax 

*%mâ *ana«->aaofafp ^9ii%%vmt^ anax Jinad a|aiaiia ^aaa a^eai 

•ax I aaaa ax aapa»ad«ea ua,p ^ua^'i^vd afoaaq >aa,a ^«xa^ 

• • «aa^nafnaa^p aue|^«T8easa aap afjto; *aansflax<»90 aap 

a^aaAiix *aaj«a a^on «ax aAaaa^ ajx**?') ^TJX<t> 

aaT«ii);paa aaT«xnH**«A ax anb aaav'I xfeA saaa auajaaiiaaj 

anon ne ^x '<*fOfP *P 9-ti«^afxanT aaoaua apaas »i aa^* 

«fp ).naA XTi^^ n« aA|A daaf %aa oof^aai^ psvttb 

(f-S**) « •••aqiaq np afaaaxq a^ufatf »x 1 
fV^ytj^A ^f«x «P v^i^noS «X •t3ciaa affa^q fnb 

Saaa ax *aaajaA aaa aovp *fa ayx^aaqj^ aa 
• aa *a«aq aaa ap aiodeaafp ax •«'•'p aXvd 
«•ai ap adaoa ax fqonos ^vaaraanoxilaAaas 
•axttftda» aap a^a«and<Ina affiCsXa ax anea ^ 

(te**) a •în|«««»l.9 
aaexi aoa ^uaaafaanad ^uatta^ttfva 

*aa^inaaa^ xaaa aax Ĵnfl 
•pfAadaiX aaaiiaAa,a x*'^*(>l •*%A9U 9% %9 « 

*f^ftl 'fH'^Jf 9%%9 ^ a^ga aua5uaaq^ «•Il » 

(ûf^) m *^î' *P •P««q«'t«** anbaaa «x a 



(81**) • «la»*! »I l»»»l»»P 9u9i 91 
a|»it«»,f »p znop u«a» 

t «IvaiiiX •»a«|a»a |«b *»»b|iaqauCt '^voAnos *»j9f*d 

•p|«d voB « fom anbvq» ^» 'j^a^q^i *;n»u «JteAfan an «t^A 

•noA Jinod ««^««A m\9u ««p «ivanVif •« 
—«•tlip ttvad »ua,p IUBCB «««q «f >u«p •s^diioa 
«•fp •»a^TU'>l *P Bfavi uii,p xn«iC,p ««JtfinqtP 

«•T««d «n,p ••laanod aafvq» ap aa|q«Ptt^ Bn,p 
aanpao). aaaiqavat ap aa^abva^ ••>tH ̂t-**̂' 

a«ii,p afi^Tqs »p anaxq saïaav aan^iav; anaA %'4 

t fîTT*VT'T-x« aa»a aataaax* 

«B aanaaa %|aa«dil« anon {f *fîtjx» %u»ma:in»i*f%ut a«d ^aa,n 

%aa«aq»«add«a «t aanaaw «x avap *aT«H *ii«'f aepVAtvç; 

nvaiqaf anfv^aaa j a»a«ad ^f«| t).«^iuaya «i • Ba^iiaoa|>«^q 

••9«Hf «ap pavavq n« aa^avasv t ^fn^aaS aaaaa a^a^xw^aaiiB 

ypi^aoad ax aanb|x<^<^*iF a^aj^jad «^aa^aoa a» aa|«ay^ *?*Tr 

(ffi'd) a **«A<i«j aanapa^p 
aat^iCoapnaj a<̂fiiv «ax auap aaA«d^,p 

••^naaaap aax 'xnvaalqv aaxq** ^aa« 
•Miaaaqas «««xi *l taa«b|t.daxfd^,» aai^w 

aax <*T1«(l**«P ayda<j» aaas«,p >l«|o 
laapvaqjanjp f^xj^td aax auvp >aa^«x*f 

••attaaj^uyA aauax; ««X avo^vaqa anov ,| 

t ttoiait} ua mjf 

op aata»! aap a^^afaad *(X9*<I) »9 vasTaoqa «f 

«•l^aaa^aap «i ^avaida» 9fq*999K» •%ioAf* «« '«fax ^^Id 

;8tld«q»j^ anaa aya^^ad aaaa aaax T* angn •••aaxuaa 'aa^ifz 



^ea harbfa ai las l'iantaa sont, peur C<'aalra« le Tie apon» 

tanle de la aature et 1« bétail* algne de preap/ritl, oemne 

la hoQle» qui indique l'eau et la|fier« est pr«ae«s« de f^eos-» 

dii^ IniTrante ("long/ffeate d*al«eel*). 

" Il a tea yeux qui s :nt aoua la pierre 
griae du jour ua eenglMirat fripai •«•ni 
de eoeeinellea * (p«7l) 

L*eep<rance qui emplit lea page* pr<e<^deaies ae eoRd«nae i«i 

iaaa les y«ux He as toute jeune feame, tr^a laainaua «a ef* 

fat, et pétillant - de "aille feux* dirioiia«>aetta, qaaad Ci» 

aaire trouve le aet *eeeoiae}laa* • Cette praneaaa de ban-

heur eut plua aanaible eneore loraqu'oa sait qu'à l*^pequa 

aaite jei^ne feaae était enei^intc «9 qui eat d^Toqué ea» 

aare peu apr«:a (£4). 

^*laportanoe dea ayabolea est ai grande dana le "Cahier* 

que beaucoup d*inagea ont beaoia d*S're dl-veil^ea pour 

tre pleine ont api>rlaiéea et qu'il faut peur cela oeaprea» 

dre le aaaret de eertalna neta-elefa qui aoureni K travera 

le texte» Le paaaage aulTaat ea raeaeabla pluaieura i 

* ... j'entendais monter de l'autre cftt4 du désastra» 
ua fleure de t«urterellao et de tritflaa de la aa* 
Yane qu« je porte toujoura dana naa prafandenra à 
hauteur inrerse du Tingtiàac tHage dea aaiaana Isa 
plaa insalentea et par pr^eaution centre la forea 
patr^fiante dea aablaaaas ar^puaaulairea, «rpen*> 
t4e nuit et jour d'un sacré aalail Ténérien.*'( 

(pp.25-26} 

Le tf^aaatra o»t l'horreur T^cue dea taiaàraa de la «eloni* 

satien; le fleuve, coaae l*eau oourantOf aa^ae la purifica

tion qui permetira la rie naurelle (35). Oiaaaux et plantea 

2S) Fatrctlen aree Madame SuBaaao Cëaaire ea jaaTiar 199% 
24) Voir le texte eeaplct paga 198 i "Calme et beraa t ma 

parole.•." 
(as) Voir une application détaill<'e du ajabala de l'eau pa-> 

rlfieatriae page jî,̂ 3/̂ 04 
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«•ni tou,jeurs «snabolcft d'«sp«ir «t d« vie non contrarié»* 

SfrVaaaa at forSta riergaa indiquant laa r^aarraa da liberté 

•t ë*a«theatiaité, par •ppaaltioa aux rillea, hautes maisona, 

at«..« ajrnenyaea, pour ^<$aalre» da damination aurap^eaBe* 

Knfiat «abiaae^a «r^paseulairea et 1'ombre nocturne a«* 

aaapagaeat le aalheur et le d<ieaapeir* /u contraire, le •••> 

lail et lea ^teilea sont la Ittalère de l'exultante Joie t 

Asas la nuit des Antilles, *lea 4teilea saat plus aortsi q«* 

«a bslafsBff e r e W (p.32) (26), tandis que nous les voyons 

partieif.er, «TOC le soleil «t le Toat, à l*ap«tb4sss finale 

ATOS l'eaploi d'iaagespersonnelles, une seeonde partieu*» 

larit^ de iMeritutfs de ^4saire est sa syntaxe. Selaa l*«x<» 

pressi a de i^aagher, C^snire est *le aattre aagaifique ds 

•a laagae" (2@). Il la 1>riBe, Is aalaxe, la reforge et la 

rebttft. La phrase aoas paraît seurent raboteuse, noneuss, 

burinée. On pourrait dire que la pelsie da ^tfsaire est 

"senlptlc' I il traite la laneue eaarae une nati^re et y 

taille ses figures eonas dans le bois ou la pierre* Sans 

sraiats de bouloTerser l'ordre fraaBstieal établi, il â4» 

plaee lea sijsetifa, attppriae les verbes pour rsndre l'i* 

•agp plus svgfOstiTo, tout ooaas l'isasss diSfsrae les ebjsts 

pour Mieux leur faire exprimer sa propre aeasibilittf* 

ftt) balafong » grand tsatas 
(27) Noua prlparsaa une étude aur ^ésaire, Aaas laquelle 

BOUS étudierons en détail ses sytaboles, en distinguant 
eenx qui lui aont perao nels et ceux qn'il pnrtag* 
avce l'Oseideat. 

<a») L.S, 8r.K0aoR t •^fthionlanaa*. o_tS.* » p.115 

(p.84) (27). 

• 
• • 



800. 

" A«i bout du petit aftiin, ce plus «•••tttiel paya 
rmmtitui à «a g««nia»âia«« B O B ôf difftiaa ta»* 
draaaa» ««ia la ieurBaat^a aoneantratioa aan« 
auella én graa t^taa dea meraaa avae l*ae«idea* 
tal palalar aaane aoa gêrm* darei.*** (p«98) 

A d*autraa «ndroiia, il aaoamala laa ad|eetifa pour ren» 

ferear aotra riaion, l'iaeruatar an aoira eaprit, oa biaa 

tl ««a i« 1*<B«B<ration aiaple « litania invaaiatolra i 

* Au bout du patit aetia, eatta ville plata -
^ialla» trébuch^a de aoa bon aena» in«rta« 
atfaou^léci aoua aoa fardeau f^anéiri^ao do 
«roix Itarnallancni reeaaaaaeaBta, indoeile 
à aoa aort» «uetta» coatrariaa de ieutea fa«*> 
çona, iaeapablo de «rot re aelen le auc da 
eaiia terra, eabarraaa^tai rega^le, réffulta» •» 
ruptcra da fanaa et da flore* " (p«27) 

* Virgiate. feaaaaaea. Gaargie. Alabaeta 
rutr4ifaetiona monatruauaaa de r^Toltaa 
laap^rantaa, 
naraia de eaag putride* 
tronpetiea abaurdeatent boaeh^ea 
^arrea rnugea, terrea saaguiaea, terrea 
«eaaaaguiaea. " (pp*46-47) 

* Att bout du petit «alla» flaquaa partfaaty 
parfuma errants» ecragana ^eheu^a, ea-
C|U«a d^Mat^ea, Tieillea pleiaa, oa pour» 
rla, bttéaa» Tolaaaa enehatn4«» laorta nal 
raeinéa» erler «aer. ** (p.Biji) 

Uala (su*0B n«r a'inagine pas ^^aaire Incapable de elaaai* 

•i«««. S'il Tlalentcla langue françala» pour axpriaer aaa 

laotlon extraordinaire, il sait nuaai la plier à aon d^ai 

d'ordre et d*harnanie, raaaerror aon atyle en rare plua 

r^gttliora i 



m . 

* Toun rooh «h 
p»ttr q«« roTiaan» 1* t«tipa d« pro* 
jBl«Bion 
• t l*ols««tt <itti «aTnii a«B ooa 
•t la f«aa« qui aralt ailla naaa 
de fontaini» (9<f aaleil ai de planra 
ai aaa ahavanx d'alarin 
ai aaa paa aaa «llaaia 
«i aaa yaoz aaa aaiaana 
ai laa jaura aana nnitanaa 
ai laa auiia aaaa affaaaa 
ai laa ^toilea de eonfidanea 
at la vent da «anniTenca " (p«S3) 

• • 

La iroiaièaa earaat rietiqua du atyle da Céaalra qo*il 

Boaa faut aignaler aat "aatta qnallil tanjonra at^Jaure d« 

ion* q[ue lui r«»eonnati Aadrl I)r«ton at par laqualla» dit->il, 

ta raaa^taaît lea grtkné» pa^iaa* C^aaire a la aana de la 

frandatir* (^«*il a*affliga ou espère, iruniaot aeeuae oa 

irionvlï*» igBar^ la basRaaaaj aaa injures ne aoni Ja» 

aaia Tulgairaa, ni aea r««Teadi«ationa mnaquiaaa* Ce n'eai 

paa <i«*il ait peur daa noiai nonm t'avona hiea TO} ni qa* 

il dédaigna laa iournnraa plua fanili^rea t *La nimhr», on 

aa ponvaii PRB dire» s*iKiait dottn« un nnl foa pour l*aehe«» 

Tar* (2e) • "et 1*OB aa aanga dn bon, «i 2*on an baii du 

r^'jattiaafinif ei il y a dn bondin...* (30). Haia 11 a beaa 

a'hnuiliar, ae eouTrir d'epproba» B-> aiaturo noua ddpaaaa» 

alaa dana lea nenania da d^faiia t "Noua Tomiaenre de ni^ 
grier » Noua Ténerie daa Calebara... " (3l) - **TiaBa, ja 

préthw aToner que j*ai g^nérenaaaani A é l i t é , aaa aaaar émm» 

20) rartrait d'un nl^gre, p«99 
.10) Noël antlllala, p.35 
31) p.63 



202. 

mm ••rT«ll« ainsi qu'an faneti {rra •» !̂ OB étoile aaintanaat» 

1« ««nféail funèbre* (32). 

Nava retrouvons «het ^ëaaira la noblaasa daa trafiquas 

fraea et, devant lui, noua aanaïas tenté de dira, aTea 1* 

«haeur da *,|;̂  Ifg c M ff»^ff ff« taiff^^fp,^* l 

« Il est Ral... 
11 n**tt a pas 1« titre, nais bien sOr 11 est roi* 

(33) 

• 
• • 

La "Çahiar* p.iruC prfiaqaa int4grftleaent dans la revus 
"Volonté* «a IdSe, nais passa inaperçu du publie parisien* 

11 connut une preai&ra ^dlti «n bilingue (françaisoaspagnal) 

k Cuba, sn 1642 et ne reparut en francs q«*an 1947, ehes 

lîaréaB, aves, ar. fuiae de pr^faea, un article qu'André ^ra

ton avait 4erit «n 1944 peur la rewa "Fontaine" (34). 

Fréeenea A f r i c a i n e r<;iiite 1© "Cahier" en 1»S6 et, dana 

""^rphr^ p o i f * . Sartre ne c a c h e paa aon adisiiratian Ijrriqua 

paar le pottais* Malgré cela, se peita ttoir 

* qui manie la lang«s française eaaaie il n*ast 
plus u n blanc aujeurd'hui paur la aianlar" (35) 

dsisaura presque ignoré du grand puMic, à peine connu <»• 

«iliauz spécialisés (36). 

(32) p.67* - Le nenfi^nil oat un oiseau da preia dos Antilles 
(sa) Aiaé CKSAIRE t "Kt çhi?Pff jf ^ftfffiHfBl't "iî JL 

Araaa Mlraculonaea". Parla, UHF, 1946, p.164 
(34) André liEETON I "Un grand poète noir*, in roTue "Jùalâi-

ûa", n'3S, î'aris, 1«-Î4 

(36) Ces toutes dernièraa annéea aeuloraant, l'ierro de î eis<-> 
deffro et 6aetan Pieon ont enfin ronpu le ailenee. 



(or«ï) 

t»f Jipii«j:ja 

»ï «^adv >îaa^ 1>8» .•MÏfJg, «K^vd »x '^•^''•••-'•««iii 

'•fdaax» Jtvj *^a9fs^p ^T«* T9*Tni*<> '"̂^ tau* *>uov»a^Af f«> 

«» ant Ji»%%u» %n9% «ti^vd «x *0U{«A|j0y,p dnaanvaq 

••qo ««««o *axojj[»i 'jsnb||dx»,p «xqvdv» x^*' 1-'* TTi^^ 

•4|v»Ano« ««p foxi^uitORJiad «fA «« «p «fBVV^afAf ««p «aAnvo 

uos savp «ad^^^ux aa)Bt^3 «• '^itaAn s '«xooa» îa<*d 

•idvqof «non «XTif^^^p «an^ianxd *«aox* «niK *«»^*pf,p ^« «^«li 

•p aofi«f»«««« «nbQqa ap «a»« ax 'Tpuojoaddv XT 

•««af«op aat*»! xn« ^a ne^ na aa|jt9 'xm^ufË aa»a ax tfad 

->voa jCTOAtt a^ady «paaSaj; ja(t»»a<l n« «ad ^aa4A.xx ** a|| 

*aiiaa|aATJid(r«a ^ 9xnoÇno\ %M»%9»Ji ajiivaf^ ap aaaîati wi 

•%i9 «at ap ^avaias •% f««ïv |,Qfa^].« || 

^a *aau8uxi«T a^no^ ap a^aavavq^P * ax x*'»»^"*'^ >aa«iajE^f^aa 

a^eyad aan a^paxa^^-^ViP axotjcad a xnx 1*^ aaraxx»^*'*'"* *l 

-•ad^p a4î««93 •(0*«t) .iitt4Mii*i, ^a (oaex) «npiéd «aioo, 

•aA« BfVH 'aaSvAu^i» au0%%9%fSfA aap ap alaauoa 
ax ̂a«iCtB aa^nb ajAti&a^p aa uo^nb axas*aaanaïayad eajuia^d ap 

fi ttt^tq»^ ̂'̂t ^li. *,ia«»i'*t*̂*̂*i'fît' ttéiv aé-i^ •oixqud puaaB 

np jna^a«,x aaqaaaddaa ^aapuadaa aad ^aatt^fai^aos aa |«b 

(TtgiM 'flXI^^A^JCf «aAnad «aaav «a^|aa«d .TT^flT)» «9 

*l ••lianbaap a^adna *aanbfj^fnSan saSud aap ^XllT^f II 

*AX •4^Td«qa na aaojrasii ax anou anb x*»!* *«>8XX*y<<snB >nx^ 

dvaaaaaq atta* an an«p 1>Tqo^XJ^u| * * ax«^od 1»% '«jcnax j^^aod 

aiianaaa aap aoaxajta^nao aa axq|«>a93« aananop «TTfïf 

-4rj„ ai •axTo?JJIP «ï^ad l«a aafaaa^ anb f«JCA ^aa îi 



204. 

l*hiBtolr« âe> Antilles ( Tenasaint LauTarturag U«saiaura 

da Fourniol et da la ilahaudi^ra» la Céda Noir et lea n%-> 

graa Barrena... ), aoit à aen falkloref il intègre dea ter-

•ea de la faune et de la flore ^quaterialaa ( mangla, aaa-

bina, patjruraa, iaaquaat ceeeolobea, manaanillier.. . )» 

qui font partie de aen unlTera, eaawe le due d'Albe dana 

"Utlenapiagel*, le ebine et le roseau, font partie du nStra* 

Ce aoat là autant d*4l^aenta étrangère qui peurent dé» 

eeuragar un Oaeidental. Sana oublier l*eaiploi da meta ra«» 

raa et da ayabolea, dont noua avons déjà parll* Cëaaira 

poas^de un Toeabulaâre prodigieuaenent étendu. Cet agr^g^ 

de Lettrée traTailla aana dietionnaire, alera qu'il noua 

faut fréquemaant »onamtter le ndtre pour oaaprendre aaa 

peèaeat Maia lea libertéa que C^ooire aa peraet n*oat paa 

peur but • eeaae le penaait Sartre - de "détruire* la lan

gue du ealèniaateur (37), aaia de la retailler, eaaaa il 

le dit ailleura (3B), peur la aeuler ezaateaent à aa né

gritude. Céaaire, an aela, aa diffère paa dea paètaa ee-

aidentaux, ear 

* la poéaie digne de ae nea a'^ralue au degré d'ab-
atention, de refua qu'elle auppoae ..• elle ré
pugne à laiaaar passer tout ee qui peut Stre dé^ 
jà TU, entendu, aonTenu, à se serTir de ee qui a 
sarTi. Céaaire eat K cet égard dea plua diffiai-
l$a et aela non aeuleaeBt parce qu*il est la pro
bité aSae, mais eneore dans la aeaure •h aan aa-
veir eat plua étendu. " (39) 

La françaia en aort eonaidérablement enriebi, aaia il 

B*aat plus le r^hieule de l*eaprit de l'Oecident ! Autres 

thàaea, autre atyle, autre aensibilité I C*eat bien «a 

3T) J.P.SARTRE » "Orphée noir*, o . c , p.XX 
38) J.P.SARTRK » "Préaence noire*, dana le praaler nuaé-

ro de Préaenee Africaine, p.a. 
(39) André BRETON t *Un grand noète aoir". deaa la rerua 

Fantalna, e.a.. p.547 
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uniTcrs ^tranf*r qui nous est rirélé, "Araut C^eaire, la 

liti^raiura antillaiaa aat una litt^ratara d*Kuropéana*(40) 

Maia ai l'oaurra da Césaira axifa un affort - tout 

«•«ne «alla da Aull^rmé ou d*Ëluar4 - qualla rëoaaponaa 

aaua aat offarta quand noua péa^trona lea aeerata de eaa 

pa^aaa, "toujoura aeeaaaiblas à la aina^rité dea aoifa 

longuas" (41). 

(40) Franta FANON, cit< par D. Gntfrin dana *Laa Antilla» 
fj^eoloniaéta", , p.SI 



sot* 

C. « C B A N T S ! ) * O U B R E * 

I T « H O S T I E S M O I B B f » 

t4«p»14 SéAmr Sanghor «Tait Itl «tti« 

ré trJ^s tSi par la pe<si«, pulaqii*a« slninalra ém Pakar 

il eonpaaalt déjà das Tara reaastiqnaa» avant da aa paa* 

aionnar panr Cornallla at ^^aaina. A Pari*» 11 déeouTrlt 

H g n y , pnia laa paitaa n9âtTn99 européena et n^^gro-anéri-

aaiaa. Pandant aaa étuda* 4« Lattrea enfin, 11 l«t baam» 

aeup lea tronbadmira at Clandal, Etala 11 a*aaa«^a anrtont 

la plnoia an traduiaant dca paèmaa da aen f^jm, la Séné* 

cal (l)« On a baaneotip parlé d*«na inflaanta prafond* 4a 

Saint Jalia Paraat Noua Torrona, dans la partie plua apé» 

aialaaaat réaarT^e !i l'analjrso littéraira, dana qnallt 

«•anr* la déaouTart* da eat anienr Inflnança le atjrla 4« 

Sanghor* Homarquena oaroadant qu* aaltti<-«i na aennaiaaait 

pas enaare aon prédiaaaaenr quand 11 aaspaaa aaa 4*«z pra*» 

siéra raenaila, "ÇHiftfftff 4'yB!yr,1?* ot *fiti,t»fft f^fflr^f". 

(l) 1>4« 4<iaila eitéa dana eett* iatradnetion ont été ro-
aaoillia au eonra d*an entretien aTae L.S.Songhor» 
an j«in 19ft9 



lAÏ 

*NH 1'* C9 ^u»|{^4«dd« If 
ff«aa»<i «i ^uvnbfpai aa aa^ad anb«t{s ap aaf|% 

ai «vaifa «naN - «l^nas *a|4«j '99êl «• *a«nxoA 
«a «a «ai^ip^ys - '9^tl •«•PI aay^aon, '8»6I 

•aA|A aaaaafd aof^aaixaa «linas «aiaw^ «.a^iwa^p a^aaib. (3) 

•aavta •I<»*fil4i «^uan&yx; »« >a *aa|«t«'f• »H>«da«a «i 

ap aaSaixTA. *dtoifpa %• x«ap if aayua* aaaXaai âi ^aa^A n 

•ana^fAJtaa ^a aaj^|«a 'aauaaaaad a^avzToa ap aai<I ^aaaafva^jr 

a^na^nda ||«IITA« aun^p 9Jtn99B9»U9d *8^a|a«ydaaaa aad afa% 

aaa|jaa> aaaia^fladaad ap aixfwjc avap '9001 «a ««a;! 

-{«a ap af^xiAfad ax '^t^ja ua *%nm ij «aaaaanaf «a Taaaev 

^aa ^a aa^iaoad %tLQ% %UOB aaxx* 'aaaanoa aaa aa^noa^aa aaad 

^aaija paaaf aa|«]: a«d ^fap aa aaiffaas anax ap «Tas 

aa «TvXXTfVV "«l (c) «aaïauftaaf ^u^af^aoai, 

ax fnx anad %aa% ap a«d |.aa,a fab 'aa^n-aabfajV« 1 t '^^I^^Ji 

«aa *|^aaxaJ:^aaaa« aaaaaoa xaa a9«a|aax)fd„ uaa fTP*Jt^vaa 

«ava ^aa aai|S««8 ap apa^iaSpa «x *9 adna^ aq 

• • 
• 

•aaAaaaiX a^ao^ ap xavâfaafad «a«îi|̂ sax «l^A^^a *g$gl ap 

•^«p lab «^14is è*ti #f ig iê&dU^t <|. «^f^p aa^aaad 
•aav^ad «aa^-aa aax aa«p a^aaaan aafv^aaa i^ab aafvj ax ap 

afqfaaad l>8a,« XT *a^aaad «x ap axqfanaii uai^axaAy aan aaaS 

•«ffaip â %9 9Ji^9u9 apaoaaa 9% ap %vax-x«d |a& xaaa apa^if 

«•aaa aa^w aaa^fa aao^aad aaaa fg «tp^ap ^aaa ^uawaxniaa «sa 

«-•anbxaab *^a«d aa^aa,(f *a«aia(i ap xaao «wtaa *aaliTfaxaqaXad 

aaïaaaafaad »un aaxd aan a«d ^aaA]:aa au axT faafvapQ ap 

«TST^wâT, ax awaïaa «a^x^*» ax«aa aoa.p aau %9 «fipgx %• de«I 

aa^aa <aaxx*A''*^Hf fPaax ap ^ a>faa^ f%f %U9 aaai^ad aag 

•(z) aaa«rvv aaa^i|% t»! aaa/x*v» T<*f *vaxiu>A aaon ^.aap 



f«*à il» ««pt ans, puia entra au ai^Blnaire de Pakni* 

pm%T Y faire aea Hnnanlt^a Latinea (4). Maia il reTaaaIt 

dana aen Tillafa «as Taeaneea. 

Sengher eennaii done bien aan pajrst aea 'Rayaaae d*aa» 

fance*, dit*il, et ftt iapr^ga^ de aa anltare t 

** J*f ai rémn Jadla, aTac lea bergara ai laa pay-> 
aaaa*.. J*ai done W e n an «a rayauBe, ru da aaa 
yeax, de aea ereillea eateadv les ttraa faba» 
leax par delà les ehoses t las Kaass (&} daas 
lea iaaariniers (6), les Croeadiles, gardiaaa 
des fontslaes, les Laaaatins (7), qui eltraatal* 
ent dans la rlrilre» las Morts du Tillage et laa 
Aaettres» qui ae parlaient» a'iaitiaat aaa réri" 
t<s altera^ea de la nuit et da aldi. Il a*a daaa 
aaffi de aoaaer lea abeses» les 4ldaents de aaa 
aniTers enfantin» pour prophétiser la Cit4 da 
daaain, qui renattra dea sandres da l*aaeieaae» 
se qui aat la aissien du pe^ta.* (B) 

Saagliar est dons anari dana eette eiTiliaation qai »urm4^ 

•ai à l'aaaiea eapire du Uali et aaaiaila IMalaaiaae et 

le Chriatiaaiaaa aana perdre aea tradiiiona originalaa* 

Aasai aon Afriqae eat^elle TiTante» aultiple, et non point» 

•aaae «elle de ^4saire ("aea aneltrea baabaras** > "lea aaa* 

Bonea du roi da Pahoaey*) ou de Daaas (*j*ai au toit de 

aa saaa Juaqu'ioi gardi l'aaoeatrale foi oonique"), ré» 

énita à daa rëMiniaoencea ethnologiquaa ou à dea ajrmbolss 

désinearnés* 

(4) Il voulait devenir prêtre et prefeaaear 
\^} î f̂f'nff « glaies qai rappalleat lea preaiara habitants 

de l'Afrique noire» les l'ygadas» qui furent axtaraiaés 
ou refoulas s par lea ^raada Nl^gras. 

(«) ff^w%1iMUÊ - graada arbree des paya ahaada 
(7) L^aantlnf - genre de aaaaifJ^res «Iraaieas herblTores de 

l*Afriqae et de l*Aaériqae, qui fréquentent les eataai» 
res dea fleaves (^aroaaas). H a jeueat» daaa la aytha<-
logie ĉ e l'oaeat afrieaia» an rSla aaalilable à aelai da 
noa Siri^nea* - Cfr le roaaa da Caaara Lajra t *Le racard 
da rot*. l'aria» Flon, 1855. 

(ë) L.S.SENCHOB I «*^thiaBiQBaa*. Paria» Saail» 19B0» p.111 



*IIIA •a^Tdtti» «Jifou afOA *0uu9foa« 9%d/tBi 

«X *%^*9 •««« ^ava«« f« '(il) M^^I^'P «> ^ *T*«*« *it «o«<( 

«X •«!> ^faddti Jl«lifv»g •«!> «^«1X8 ••• 

*8«n9oxoaf{^» «ap .••nad ap dnaa,, «x *l<^*f9 »o *aa>jia<) 

•ajE|0%afq iiva <tt4a»x«A *«uof>|p«4^ aaa anap a^apav^ 
«•«a 9.ttii«âJto| ^lyfooa a«a,p aAf««f« «x aAaaaao» jcatiSnag 

(Ol) «'«nvad 
oc^ %n»i> ap attbfaavxB jcnanojt «x «••pnot;» %9 

•a^aaj; aanai^aea ap aattaimaq *a^sae ii|«l na,nb afpa«x 
ttfiSaoj: op af.9|op sxnax 

-«vp ^voj a^ofjS aax *taa%j|e4jifl Z^OA 'ava^if aax 
ana 4not|uax*tnb afpn*^ '«VfS •? ««««iCoK ap amon 

nveq 8|«H )'<IOJ a|«B puvaS 
• !«• *aaxqT«|«d aa^^va aap ana npua^y aa^d uois 
•«l«fj; ap «auan^aoa aaofvi^aoj; aax ^a xaaiC aan<>x 

a«Haa aapuo^^aa t %» 99A9JLS KJOA sanax ap ansan 
,1 ap aaanady aax aafvnnx aaqiBo aoa ^ ^uaaxAap 

aaT«9.TX«« •«•TJ *>l «l «P n*llT"> AV 
•«Tl»q<îao,i »q 

—««aji ap aania^afox anoaa«i{a «ap aaaafpaxys •^11' *lt 
9««a and ap 9u«a «»• ap dax«' povaS na «afaaaXp 
oSnneXp aap aai;aaanjl dax*9 n« ^aaaaopaaoci 9%^% myf 

aaaa^yod vf ap 
'f'N •Ofaanoa «Mi^p zaooaS aax ana a>|^ «x ••odaa af 

•anfvaned ap aanaaqnan anax«qo 'nai 
anaaa aav aa^aea ^aaaaaa aanaaa >a aaa^aj: aayf 

• ̂aafltf ana 
<*aqe apaojoad aanasap «x *9 t*<{9a«s aax tli^o « 

I afOB af 

'aaxfTa »V aoafvia at^^aa anU anttfxqfq «»uaxada,p ««ax<l«j; 

*(6) «aaaaf^av %9 aanbifaav 

-op *aaataa(| *«4ax«aaj^ax*d aaa aaAv aaafva aan a^no^^ ^f*« 

«ao; %nh axxT*!*} a«B,p «laa na 'a^Xaqa aa««|ua aaa,p «afv 

•aAaaa aaoq ap aab *^ajja aa *ypa»9 a,a xi *X*^*" ''Jimd n« 

aaa^aa aoa ati^aajja aoqSuag aab afvxiTI'VV ««l aa|aa^»vava 

|ab aanaanainop ua|%«da|aa a^^aa ap fau^p aa-^aa ?aaav 

*60S 



• «f •« • -t I 

«af^tt «attavlffig un t| • TI«»Cp (fil) 

•«•s* fab •«fofpa** ««fil»»,! «p ••it%»d - «**B«iK «iu»© (sf) 

9^•••^ê%* t»p an*«« *fa»i4«,i «p «fad^w *«a«a««q 

,{ ep f>|« «a»* *^^yiaqd» t *u0%99Û %• 4«|dt49«f •fdusd 

«p t«i«««« «aa«|«A «ai anbfiâx» «afifj(«%«f!| f*9m4 

(91) • ••l«t»»<î ««P 
«t %U9S»9 inh *a*xf4yf{ «Ap tat «i «aas fa{) 

«•«a«Xo4i «p ••î'^ 
-«paa| *|«ap«a«>»a|s ap ««(i* «t *9«xT* fvaad « 

na xadfdvq»^ 

^«•aad flttvaXad ajiaai xmÂoM Saat ap aaaaaaafjid xaap «faii 

(fil) • «ta^^qdaad aat afpjia^aqa «aaa 
axfapj^a •««« 

•af»|a aaad «• {« aaïaaaaa» tnaa aaaffaAaa 
ta aaafaap anea ^aaaad aa taaSa^aoa aa» fft 

•tad aaaaa^a^p aaoa aa ay |i!aa«iy *aaf aoaa ao • 

•(Pl) «aiafa afnaj[ ap laaaiv «aaeafad af a4|»«aa «afaaa atfaa 

•p a^^ai aalaai af afad 'avffapN a<|aiaa]i aaafjtd ap aafa 

«•aa» *aaa)d aaa ap aaaaaai|,x f)v«i|» ^na {ai (tl) «aftitaxa 

•fafS ai;x«^P '^l ^* aax«»ox aapaafj^X ««l %aaaaafai^jtaa «laïf 

*(?l) ICei t ioei «P *«0»Ra$T ofaag ap a4t|a{f 

•Ol« 



fîTIf, (it) 

(os) M ***|«*^ u* «attaeif,* ax<In*^ ̂11 

^« •dno» ^r*^*^ ftî «^«^ «It^ *l *T*" *t«aq «i 
•Xa«j ««ao; »x 

••fuwta» fnb j*qo «x tfva 'oxî» «X *fF *" *!* 
(Cil) •! •»»»<l 

• • • • • 
•A,ntaaf,p aanaf ««x a«od fnanbvaa %nb 

•aainaaV ««x '••Aa««^a mf •^^%Ji asaSaOïX ** 
••••l«af «• 9i> ««d 

• faanoTt an *aaaXï a«d aaiS {îtta<»ttara tfj 
•axdmad ve^ ap aanaa 

•va a8tt9paoq«,x «xna «^faaAvd a^aaxd a«d «a,a ni ^ 

•t a^arna «aa ap f).iita«f at ^a anaaiiay.«p ax *f«« '««ax:^ 

«ta «ad ^aa,a aauiad ax *- (si) ••aaa «a ap aa|oaa% aaf 

a«ad ^uapipaaofi aad ffjttf^ %ifu9%9n(ui • xna|na«ia«M x^T^oa 

aapao «a auvp addax»a.^f aa fab *aaikaan«S|A >a axdBja ax«aa;f 

(jLt) « laaqafiiva t| aafiaa^ (faa^ np *TOA 
•a^a«|a« 

,p ay<iaaa aafvaa ap aa»fitaaS aaaax fuafaabaa» %% 
•aaijc aap aafAip aaqKa,x \ aaamamp «an^x ••l 
-X*^ aan»x îv» («aAnaaaa xnaadnoai. aanai 

•aa^dnad aaaax aaaad \ aa^ofaS 
ap aiitfw aad *auej;TH<i *P «"«̂ ^aa|4aaa««,a atx 

ax^^ox »a«at <>aox 1<> 
•T««ap %fa^^fal» aax •« aaaanai{,p aafxoaaq aa»i 
•ajE>a«A aaat ap aafa^p a«x ^a«l*^f aaaufa ••••• 

•Ît8 



8ia. 

" T«lrl*VAl]r nmu «BCI», t« ««aTiettA-tik d«» nttits 4* 
Jadis i|ii«ad a*api>aaaniiaaait ata tSta anr taa 
daa da patianaaT 

9« qtta aa taaaat par la aain, ta HAln ae guidait 
par t4ak|iraa at aigaaaY 

Laa aliaapa aaat flaara da vara laiaaatai laa tf«> 
tailaa aa faaant aar laa barbas aar laa arbras* 

C*eat la silaaaa alaataar* 
Sanla bourdaanaat laa parlaaa da braasaa» ruahas 

d'abaillea rauaaaa qai daainant la ribratioa 
grtla daa ffrilloas 

Et taataa Yoill, la reapiratian e« lain da la 
Nait. 

Tai Tak«*Waly, ta daaataa l'iaaadibla 
Et ta a*axpliqaaa laa mign*» qua disant las Aa* 

altras daaa la sdrlait^ aariaa daa eanatalla-
tlaaa 

La Taaraau la Saarpiea la i^apard, l*£:i4p]iant laa 
faissans faailiars 

Kt la paapa laat4a das i sprits par la taaa e4laa«» 
ta qal na finit paiat* 

Maia Toiai 1'intelligaaaa da la déaaaa Inae st 
qna teabent laa roilas das t^akbraa* * (Si3) 

C*ast dane tout Jeûna qaa la païtta, aaasa taat afriaain» 

apprit la langaga da la natara st T^aat daaa la faailia-

rit4 daa AncStras, auxquels il farda aa Wa^ratian : 

* lia a'allaaga \ tarra & vaa piads, daaa la paaa-
ai^ra da aaa raapaeta 

A ras pi9éê, Anaitraa pr^^aanta, •.. * (^4) 

21 aait qae lai^arta aa aant paa aorts» qna liii«»mtaa 4* 

tait "la graad pèra de «on grand p^ra aoa taa at aaa 

asaaadaaaa* (SS) at il garda pr4aiaaaaaaat aaarat, "an 

plaa intiaa da aas rainaa", la aaa da aoa Tataa, *l'ABal<» 

C^"^) l̂ affTt ~ tarra plata qaa raeoaYra la mar à l*4paqaa das 
graadaa nar^aa* 

23) *fii|ft,„P*ff«fg»pagnafif keyay at bflf^fffug*, CO., pp.51.g8 
^^l "hf Tf^^^r #t \*^nfmnt p?a^jigffjf*, CO., p.Ti 
25) *(̂ qa »• <|aaaan(ft|rBant. ..*. CO., p.4t 

http://pp.51.g8


«fil «-00 *,ftuTs *P iftkfi. /Aa 
tf^d ««00 *«»»»Oi »'u (OS 

•anatqa *aftii ««ioiai « 

«>fa<f ^fnq ap auipon aa<I «%âHaa au ë^u«t|^« «a^af^ 
na ),a a%^c4i na aaauatfiaana aaf a^i^aS na aaqfuag *•!• 

«l Jtafofadyp a«d ̂Bv̂anoil au a^aon aaf ;%T«fx«jtd «i 

*lT*"<3oa np aanspuojead aa^naq aat aaap 
'jtnaf«at<{ np ^lap na *aapaaaaap «p %U«A« 9*AJX 

j antiaaUU» 
,f anb *9^n«ATA XJOA aaaf aa|paa ^a atliana 

«•aa af anb 'a^aan anai>o,i aafUaaa »p anb 
n̂ecini ̂a Ba| np s%% 

••aoa aa fvap an aianaa pn«^» n^aa ua^ ana 
aaa^doad aa«|,p |.a{}aa 

an a^ta^A anb afwnjua aaaa ai 9urtp *a:̂a«oy,f an^ 
•lanTHfS %u»xAo% anaf aai<|va 

•df a«d fipaad aa anb *a|anav AIUOA aad ^naiS afx 

•naa anaiô *«aaTf̂[,p mm9%9VY aap xfOA «t eno^noag 
•̂1̂1 na a^n«|aa aaf 

*Biuaaa<I aax •wao aaa^gana aai ana^na ^naa 
«-na» anb «afaia aaanaq na adn«| «i aann» '«annaĵ « 

t anaAJa; apnaqa aun^p 
•uiafd aaaA aap ua anbaA^ fT«<^^ *vfs a^fon aaa ap aaft 

«»||aA aap Inaf na ^inboa aaf |f *aaaaaaafaatte» aa^ •^aanna 

• l Y **I'<I aanaap ^naA an IT** aaf^A^a %nad an ttf«aTa|« 
inu anb %• oaxtaf^TUTiI H ^n&aa |T,Ab nau an^fa^oa^ aa 

•(98)a«*»««J «««î'î'fiP «^uttoilï» naad ft ^ aa« 



•nf> **abedf,i t| '« Ti %a*s a* 4oq9a»s 'adajtn^ 

•pjiaq«,p 99mf%ui aua8|«4 aap «aa^ (se) ^f^ef «T^dap ^avaa^ 

{aaa «a,p aaiaii«fuoieai^uv îaa %• aaaiaaaiaj;* %a» |onbj[na«[ 

ilTBVTiVIfVff .1 ^ aa^ito'ai 9f%jAj%99 aaa fonbxaad a|«iT 

*ft?B|*** ̂aani»>fv;j[ad «auajcadda 

«I '(le) •ft»»*^» •! *>t»»-«aAîan «ITT^TA 

aoa«4,f »llî»iA *•• ît®'̂ aaJ^ltoa «oq ••• *@4|»u 

-aaï^auej aaq, •aTxaj ^ 'afad «ajaex ap a^aXf na «aapuaiq 

aa^29. ap ana^aadM Ji|a»Aap â» ^avAV *(o{() ii>«aT^«l •••aK 

••p a^iojtff «aqaait 'tu '•^Jtd ap aji^|«attaa i| 9,f<idd» Ifiab ad 

-aaâi a^>aa ea *«aav«Jt4a,p aa^aua as|aa« aaod v̂f̂aS» a| f| 

^aa^Jiaoj {aaiflttag aa^a a^u«A|A ua|;q %w «abia^y,! 'faQ 

••anaai aap aaa«i«,p ^aa aad ax >a '^aavij^ 
a^aaq *aa«neti aan 

»aap aap a|««pj; aaavp «x IM* " ^^t^^l *P ••laaotfa aâx 
aaifqaa aaxXTI **P ai anaddajt aa a}» 

• aifdKaifJî 
•f W9*M wi %9 aa«i«d aax ^a taaiaaascjcl «a| >;| 

9ttf"2 af %aaHi{^i£j aauuaj^vd xfOA aa| aftaddaa aa ap 

jta^ofaap aafpoadaïqjc aap *a«xfajtaat) aâi ^faaq «n 
aj^SaoSj^ xuvadnajt^ aap 

fla«a ap ^aanaj aa4<|̂aaj: aax^aaj aaf •ifddnz aai aj» « 

t •aafSfpaf aa^aanj^jr 

—pa aat ^a anai^yaifa aa^|jc aax ^aax^a aa ^a *aAf^aaxiaa a^A 

Vf ap a^aonaea «aa *aa^|j aax * ^ IT 'anaaaii 9x%no 'afan 



£15. 

••»t Aailllais «t, •! l'en r<«lia« l'unité «niour d'an* 

i««l«fie B<^e-nèffr«» les aentalit^s restent en bien des 

peint» différentes. Csvsa regrette une enfanee libre 

Ini a saaqntfi C/aaire, dont la fenae attend nn aeeond b<bl 

a« nenent du "Cahier*, ne regrette paa een pax«» »aia àé" 

•ire le transforaer» ses sonTenirs sent narqn^a an eeia 

de la aottffranee. Seafkerf lai, qnaad il se sent trop aeal, 

'livré au aliénée aeamoia de cett» nait d'Varepe» priaoa* 

nier de nea drapa blanes et froids bien tirée, et de ton* 

t«a les anteiases qai n'eabarrasseat inextrleablement*(39)» 

Senghor se tearne Tera le "paradis de sen enfanee afri» 

•aine" (34), vera aee ania de là-bas et il lear orie aen 

tMaenee neatalfia t 

* Je t*éeris paras qne nea llrrea sont blanea eenne 
l'ennai, eeane la nis^re et eoHme la atert. 

Faltes^nei plaee aatanr da pefllla» qae Je reprenne 
sa plaae eneore ti)»de« 

<iae nea nains se touehent en puiaant dans le ris 
fasant de l*a«itié 

Que lea vieux note aéreras de bouohe en beaahe 
paaaent couirae une pipe erjleale. 

Que Dargai noua partage aes fruita aueeulenta -
foin de toate aésharease parfumée! 

Toi, aeraonoua tea bena note, G n o m e s eomae la 
naabril de l'Afrique prefUgieaaa. 

Qa«l ebantour ee aoir convoquera toua les Anettrta 
auteur de noua 

Autour de noua le treapcaa paaifiqae dea bttaa de 
la broussef 

Qui logera noa rtvea aona lea paupièrea daa étai-
leet • (ys) 

Uaia lee aenvanirs trop conereta lai rendent plus erael 

eaaora aon exil et le regret da pays l*aaaailla t 

* Je ne rappelle, je me rappella.*. 
Ma ttte rythmant 
itaelle mareho laase le long don joure d'Furape 

•à parfoia 
Apparaît un jasa orphelin qui aanglatta aattglata 

sanglote. * (SO) 



Sous haltits «arop^ans» Seaghar sa aaat ^traagar. Qtt* 

il a>t laln da son v^ritabla eoatua», do aaa habitudaa! 

La rcaontraaaa qu'il mat dans la bsueha dn Pviaee de aaa 

faya tlnaigas da san «spaat dtfirlaoira d*"assiHiliS*, da 

*diraoln^* t 

* Ënfanta 2t ttte eaurts* cju» Tana oat «haatl 
kSras? 

Vous d'aliaaa la raaa, e'at-aa dit, st vo» aa-
e@tra« Its (*auloîa. 

Tans ttaa docteurs en Horboane, badennaata éa 
diplSsiaa* 

Veca aaaasaa des fenilles de papier.** 
Vos fillaa» a'a-ton dit, se peignant le risaga 

eoaaa daa «aartisanea 
m i a a se aaaqnant paur l'naion libre at éelai»-

eir la raae! 
Kitae*>Taas plus hearenxf Qaal^ae tronpatta é«-<^ 

va<~wa—vft 
it TOUS pleuraa «uz soira là-baa da graada fa«s 

et da saag. 
Fautoil TOUS d<$roalcr l*aneiea draisa at l*^pap4at 
Allaa à Mbiasel à Fa'ajri récites la ehapelet da 

aaaatnairaa qui ant Jalonné la Grande Voie 
^^afaitas la rauta royale et a^ditas ea aheala 4a 

eraijt et de gloire* 
VAa graada-pritres Toaa répondront : Vaix du âaagl 

(aï) 

tttartaat, la aljaur de Fraaaa fat loin â*itra inutile* Il 

apprit à Sanghor, d*a1>ord où était le ilaa da aon eoaar» 

ensuite qaa Teste était la aoutfranee da sa race* Haagliar 

i33) "A l*a»»el de la rase de Saba". HN., p.»T 3'*) ??»*i!<r?^iiPiglfB^«»'* CO., p.41 

^^l "^fttrff h «p pri%§mkn*» pp.iaa-iad 
*^e Ueaaaiff»* CO., pp.28.2t 

http://pp.28.2t


ftTftiit été un •mimnt tr»p heureux «t, doeilv» 11 

B'ATftit Jansis airiiiqtttf a«s aattrea* A )eri«« aa eaataat 

4«a latellaetucls fraaçala ai é« saa eoaf^^aèras aaiillaia 

•i an^riaainst sa «oaseiaaea a*^T«ill«« Aa Ijraéa Lania*» 

la-âranâ, 11 ««t â*al'Orâ elaf»4l paru! laa *talaa* (3^)» 

Mala iraveraa blaatit an* «riaa violenta at daTieai ae-

•iallsia. C* 0t «liera qu'il reneentre Aimé C4ealre« deat 

la raltelllaa eeuvalt d4jk I la Martinique. Avec lui, 11 

Met en aauae laa raleure de l'Oeeideat, juaqu'à perdre 

la fai pendant un an (39)* 

P%a eeite Ipaque, toua lea tli^Kea de la algrituda 

aetnell» aont {>r4Be»ta ehea lui : 

I>*a1bard 1 *affInaatlon de aa eenlaarS Vajrea aea titraa f 

•Chanta d*ewbre** - «noatiee noirea* • "A l*appel de la 

raae de Saha* • "iiaeque nll»fre* "Fenne noire*, eta... 

Faia le aaatiKeBi de aolldariti arec toua lea epprlnéa 

dn «onde. Il aaMble, en effet, qae Sengher ait ité tou

ché par la nlla^ro du prol^tnrli^t itrant de prendre eon~ 

aclenee de la paaaiaa propre k aa race. Ccrtea, dane aea 

premier pê ra«>, en rencontre la fld4lit4 à aa oui ta

re originale $ 

* Maia je R*effaee le» paa dc> aae pitres et d^a 
pèrea de aiea pèrea dana aa #ite euTerta à 
•enta et pillarde du Nord* 

<)«*ilB M'aeeerdent, lea g4aiea prateeteura, q«« 
aan aaag ne a'affadlaae pae aamaie an aaaialo» 
1^ eaaae an elTllia^. • (40) 

('^) ^*lat - terwe d'argot eatudiantia d^algnant eeax qui 
TonT A LA aeaeet 

39) Entretien aToc Senghor en Juin lftS9 
40) "A T i P fl <Kf l« rift #t HH''* 



SI». 

•t la TaloBié â*uaa 111»4v«tloB é» l*Afri4m*« «ata eoaal-» 
4lréa éa&s l'optiqac «oolaliate d« 1 *4»c«aeipatios pral^ta* 

riami*» •& il n*y a«ra pins 

•••• Mi «atirea i#saraai« ni «aelavaa ni galvars 
ni grtst de griai (4l) 

Riaa qnc la liaaa ai viril« oaaiaradtx>ie des a«tt« 
bats at q«« »* sait égml la fils âu captif» 
4|m* «• saièttt «apains le Maur* et la Targmi 
«oBg^BitalsBiaRi aanamia* " (42) 

ftaagliar 4̂ *̂̂ ''̂  d'ailleura à «« ceal^at 

* ... tous lea travailleviva blenes dans 1A lutta 
irateraelle* 

Vaiei la aiinaur da« Aaturias le docker Llvar«> 
paal la Juif ahaa&< d*Alleai«xBe« «•% Pupast «t 
Pu|»ui» et tous lea gère de '^aintol^enia. *(43) 

St da aaltuar par le slagan elassiqv* (iMprivi a» lattraa 

najttaa«lasl) 

* lii*««l»* tranaparante d*iin jear nouveau* * (44) 

(<^) jte.)l.,yai'.fi »w gplay»jrs « gnerrier» a^ThvH^ an aana »•*• 
ble de "CfeaTuli«r»" par oppaaitl»» à "soldats*** 

i42) »fl l'appel de la r ^ » de Suba». pp.«0-81, H». 44) Ibld*. p.94 - L'^r.aipe da "Uaitima Plfenaa». «lia 
aussi» ait s*an seaviant, r^alanait d'abord l'^nanai*» 
pation én prolétariat et y englobait 1* prablè^a yair* 
Tout csMKe la fait êmmgh*r, dont le t*»ta rapptlla 
aelni A« <J«aqu«s Eousiaia, teste ëatd da aais 
édité aeulenent en 1»4S, dan» "Bel a d»l»»na« (Fart-
au-î'rinea, iMpriiaaria li«i>eaehaapa) t 

* Mineure dea Aatnries nineur nègre de «Tohanaas— 
burg, !st<tallo de Krti^pt dnrpajraaB da ^aatllla* 
•igneron ée Sieile paria des Indaa* * 

(Le texte da ^angiior date de ld3ft) 
Contrairement à ee que penaa ^artra (*9rf^ém |ifif*. 
pp*Xl.«*XLX), il aeaiblerait dene que le seeiallsaia au 
le eo^iiunlsne ait ité une étape vers la revandiaa-
tiaa proprement n gre, pluttt que l'inversât 



pmrtienlihrm dont sa ra«e a <tc> Tletlaa. t*•••larafa, la 

pillaga Am 1*Airlqum, laa lnaailiatiana «t laa aarTltada* 

<• ia «elaniaatian, lai anaai prograeaiirarieiit Ta loa aaaa-

mmr ai pariav aa Aaaaier é*aaattaatian êm l'Enrapa l«a plaiaa 

aaaianaaa 

" ••• 4*una tarrc riâim da aaa fila 
Van^va % l*«uean malt»» ahar que he.tmnga, ai il 

»• l«i rosia ({tta aan hasiitavr " (4S; 

Il i^aoaaa 

* iaa naina blaaaba» ^m^i tirèrant lea eaupa ém f««» 
alla «t«i eraalèraai laa aiapiraa 

Î ea «tains qnl fle^^allèreat lea esala^aa, qai 
vaua flagall^raai 

Laa Malaa blaaahaa pmnûrmuêm» qai Taua «iflîrraai, 
lat Mftina paiataa patKfréaa qui a* ont s^tlé 

Laa naina aftraa qui a*ant llTr»' li; l« aolit«da at 
l la haina * (43) 

• •• laa âiplaaataa qui aiantrani laara eaniaaa 
lattsuaa 
qui daxAin traqtiaront la chAir noira " (47) 

Sanslt^t mppitmnâ ta«.t ecla at ae l'aabllara plua» m$mm a* 

il na Tant paa *aartlr aa r^aerva àm haiaa" (4B), OB a 

trap »auT«nt âit ^a*!! était l ' b a M a ia la aaitailiatia«| 

mt> a*aai targué im aas sata ém paix ("Aht nm ditaa paa 4«< 

je B*ai»e paa la Fraoca* (49) p^ar l'appaaar à aaa frira» 

r^Yalida» k Cdaaira a» partiaaliar. Oa aaaa«ata ainal 

trap faallameBt la preal^a «!• 1* «alaaisatâar<« inaarl*! 

tant au latig da aea p*io<>*? <>ft aablla aon néprla Aémikhumé 

(4«) yfa¥«e liainaira*. HH,. p.88 



220. 

éê la *l>a«a 4a la C<irilication" (so), qui 4l4«httnanlaa a» 

Uuwmp9 "la fattla daa boulevarda, laa samnaabiil«a qui aat 

renié laar idaatltl d«héMa" <Sl) aatant qa'aa Afriqua, 

• k , dan» "la rtlalaa aaadaaaiaa qa« d4aaèahaat la Vaai d* 

fcat ai laa aattrea aerdiquaa du Tasipa", «'«aphyxieni laa-

taaaai laa hannaa priré» éê libarti g 

* •*• yiaa qaa laa anblea lea iaptta laa aai'T4a(i 
la chloott© 

Et la aaulo raaéa da» araehata paur lotira aolta 
iaaxilacaialaa a» aouYeair d̂ â rarta paturtfaa 
atlanildiaaa 

Car laa barragaa daa Inis^taieura n*aat paa apaial 
la aaif daa ftnaa daaa lea Tillagaa j>al9rta«]i«> 
al^uaa. • (82) 

Oa u*a paa aaaae dit l'aaartuae de Soafhor» acurua par 1* 

axp^riaaea paraaaaalla da la a^gr^gatian 

* 4a aa raeonaaia plue laa hoaaaa blenea» ata friraa 
Caaaa a« aair au einlaa, pardna qa*ila 4ialaat aa 

dalà du vida fait autour da ua i^^au. " (8^) 

ai l*4praaTa da la gaarra, a& laa tiraillaura alalgalala 

furaat "pria daaa lan rats» liTr^a à la barbarie ^aa «i1ri«> 

lia4*, axttraia^» cesaa daa phaeaah^raa* (S4) aa l>iaa abaa* 

danaés lara da la d^baala da 1040 at parqa^s daaa daa sia» 

laga t 

" liainea 9i fala y feratutaat daaa la tarpaar d*ua 
éi/ aertcl* 

£t lea nablea gnarriara aaBdiaat daa bauia da ai«> 
garetta. • (8»i) 

".^^t^y.a ^ ^ii^ î;r^j,^^,?,Ul*» Hî*'» p.183 
M ) "l>^«aa»,air d«an ralaniatre lli»re". BH., p.104 
,83) "Lattra à ua nriaenni^r*. îiî»,, p.133 

(85) "Caan lg40". HM., pp.ll«-l20 



03»tr «•a'o 'SIKH 

ta«v (39) aof^sfifaaaa tf «i* «wnoqiX 4«m9«*s «al» •*IQ. 

({•) • Ĵîl"̂!̂? a4aaa'»»<inoa 
ai a%maa|i^ a4C«aa9 9f jx9 «if {ajt«pu|.jr 
f n̂aattod v«a«d[ »x ̂tl t^««A« «i « 

(Ot) « ••««s^ «aam ««x «a*^ 
4118 « I tt a II tt q n»ji^s aax |«diaa|i|0f)^ ap •*• ^ 

4 «IiaîA aixoA^JC ay afjo »»x ?TTqn IT-»-V '(«fi) 

yoiv <*l a«nea *«nb«|fyX9 s'pv»^ ap a^f^af aaf 

atftea ^ftanax^»*' aafuaa^jil ax ap aaHi jteifVaaç; ^fPVJil* 9^*^*9 

,X •? o»T'l TI î»Ji»?a np uaiH n 
•av^li] eap y%x«xa«ii8«v »x fwtio fB« >«^:i«p 

••«ni«i| aax *9u% %u*9 »• «•fl'^i»! «P «aasidiil «ai 
•apoadyj a,a X|aA aua 

•«4 •••«aa^^p aa^on fjs» HUùXV anati îfnti «x *»a^ « 

•maa M•yJ^J^^n9 %mxd »\ «ama» fÂQx% a,w adaaAH,i « 

•afaaftsa» •aaaf«of ^oaAiiad: 

aa ait %uh anaaatiaa aan ^a aaaieSua ana x̂"" aqaaa auo«tti{,x 

•l«!t*(Ofi) aai|9iias' apvaarap ^^asxqoa •fn f«aa fnb xnaa ).«a,B 

aa |a a%«ai| ap XAVAaa^ «ax «aa| fabtt *,aaao4 a>u«joa 

•pwafn aap aay^aaa aax ^«P ana^^ooo aaf^n 9% %9 



tgt« 

MiMMiT» peottaat intttuK »Fritr« i»!»». «elvl 

I«s aecu«ftti«nii «ont If>« plus violcotas* A •« te^etnrat on 

• «lait eottlblen, ebaa la paèta, '{lardeti* «si appaa4 )k 

proala*. C*0at «a garéani «ne eanaeian*» très «if«i 

aa^ffranoea ia aa raea ai Aaa alfaita âa la Fraaaa pall-

tiqita an Hlafllonnairai q«a Sattghar pardonna. Ce parilaa n* 

•at grandidaa qtia parée qtt*aeeard4 an ieuie Inaléit^ l 

" Au piad da men Afrique erueifi^e depui» qaaiira 
aanta aa« at povrtaat reaplranta 

Lalaee-ovei Ta dira Stigtieiirr aa pril)r« d» pais 
at da pardaa» 

Saigacar Tiav, pardeaca ï l'Karapa blasehal 
Bi il aat rrai, Saig;aattr« que peodaat quatre 

ai^elaa de laai^raa, e H « a jati la bava ai 
laa abala de aaa aolaeaaa aur aa« tarraa 

baigaeur» pardanac à eaux qai ant fait d«a Aa» 
kya dea aaquiaarda, da «aa priuaaa de» adja» 
daata 

Da aaa éaaautiquea dea baya ai da aaa pajaana 
daa aalsri^a» da aan p«ttple aa paapla de pra-
Ktalrea* 

Car 11 faut bien que Ta pardonne» à eet^x qni 
•ai deantf la ebasaa k aaa enfanta coiaaa à 
des 4l«'pU<itnta aauvagea* 

Bt lia laa ent dreaa^a à eenpa da ehieotta, at 
lia eut fait (?*eux les aaina noiree da aans 
f'ont lea naina étaient blnnehaa» 

Car il faai bien qne Ta aabllae aeax qni ont ex-
part4 dix ailliaa» d« «ee fila dana laa «ala-
dreriea de lettre narirea 

Qai en ent anpprind <*eax eenta milllona» 
rt lia a*ant fait nae vieilleaae aolitaira par-

ni le ferit de a«a na^ta et la aaTaae da aea 
jottr» 

Saigaenr la glaa» de née yenx «'«Mbao 
Et voile que le nerpeai de la haine l%Te la ttia 

dana non eoenr, ee aerpent que j'avaia ara 
«eri*.. 

Ta««le i:elg&earf car il aa faut paaraoiTra aaa 
•kaala» et je reax j-rier aingaliftreaeai paar 
la France. 



ait 

ScifRcnr, parai l«s «t*tl«ns l>l«ii«h»«, ]>ltt«« 1* 
Praneo h 1A droits én Vhre, 

0ht J» sais bi«n qit*«llf> stit l'Enraps, (jn* 
• 11« •*» ravi naa «nfants «aaaa un brlfaad d« 
Nord das hn^tifs, panar «tnfraiaaer ses ierraa à 
easnaa ai aataa, aar la tttanr An nhgr* aat fii«> 
Miar. 

Ottl i:aisa«iirf pardaaaa à 1R Fraaaa qui dit tilaa 
la Talc dralta ai alka»lB« par daa saatlara 
abllqnaa 

^ul tt*liiTlt« à aa ta^lff at aa dit d'appartar «a» 
pain, qttl ne d^nna da 1« aalo droits at da la 
Main gaaaha salèva la aoiti4« 

Oal Selff&sttr« pardonna à la Franaa q«l lait laa 
oeeapanta at «* lia osa l*9«s«patlaB al gravanaat 

<}«1 anrra Isa Talas trlaaphalsa ans héraa «t trai
ta ssa Stfnlgalais en narcsnalrsa» falaaat d* 
«nx las «lesuan noirs àn l*l'Mf lra 

Qal ast la nlpabllqtte et livra las paya aax Grands-
Caneassionnelros 

Bt ds «A i^i^sopetamls, da «en CansSi lia ant fait 
«a grand siMstlI^rs saas Is aaleîl blaaa. 

Ail! je sais bien qaa plus â*un ds Tas «sassgara 
a traqué aes prttrss aenae glblar «t fait va 
graad saraaga d'iaagaa plaaaaa* 

Je aala qae aoabra de Tas alsslannalraa aat blal 
las sraes ds la Tlolsase si paatlaé avaa l*ar 
des baaqalara 

liais 11 fsttt bien qa*ll y ait des traltraa at daa 
labéallaa. * 

Saagliar aa fait psa la paix araa l*Oaeidant aur le daa 

daa Yletlaea da aa rasa (dd), aals la gaerra lui a riri-

Il tenta l'karrsar du rasisas (dft). Ls apsataala da paa-

•«) "mhL&JUL-mÂA** H»., pp.148 I Itf 
04) aalan l*expresalea <fa C^aalre dans le *Ca^lar« t(y*88 

*Je ne ferai pas S T C S le aande aa paix avr Totra des* 
(•8) Katretlen avae Saaghar en Jaln l&ftt. Il eansidàre 

qae la barT>arle da la gaerre «urapt^eane qu'il a Td-
aaa Inl a eausd un ehaa tel qa*il aa paat plus aap-
pariar taat aa qal reaaeabla à da raaiaaat 



car* ••MH ••ifiwrrmw. («9) 

•al^awfr 0« \ «pHawap aoi{3a«g '•«•fsvj; fu «afvii 

•(ta) •< 

•n^nj «nbiaiVit ^Jt^J l| *«Bid ««lUb «aaad 

••««in* a«a ^ ^p «abiSotoilsiCad «aquisby *l4«t 

•«l^ad «a »p ffnaf iTiab ••4»d f««ii« ^» - •XivmfQ a» •*««^ 

•ttb %a«ni»if»«j| «nfd «auapavd ««itSaag «nb vf»a 4ii«d 

(£6)tt '••Jt|i9«no|^jiof t»p %• 9%um99%nâ a»p «mbiv 

«>mad 99 «fv^q ••«•fx aat ^dvaa f«b «idnad aa afvp^ 

f%9mJi9z «I t{ «aaAiivd aap 
i^aa«[aa^A«,i «awiaaad 999 \9 nufw 999 jiaa^q 

•fX %na «fa; znap a«d jab f^i^»a«9 aidaad aa >|ttfii 4̂ 

(89) • '9%9A9*9 991 
•aap ^aajaa aaa ap 9A^JI a^ aqaaaqa aa^a «{ %9 

'|a«« «aa ap >aaaq« IT'^tl S^^ a^uanaf aaaaj «x %3 
•ffafaqava aaaaanaf «a ^laA aa 

«aaii aaaaf ax ^a «p^xapfA «a aaaaxd a^pavai; «x a 

t aaa«a||aaa «x *9 l^^io* 

t aaaf* %n»à 

tf^ab aavaaj «x ap a»9«axA aap aa>|«otteaaa ap %9 i^aaaf^ 

•aaaaaa aaa aaaaad^p ap afaaad « fax 'uafaaaadda,i aa^aaa 

fav^i^ax %9 la^anaa faaaaxx*^ aaof aaa f *a|«Saa4f axd 



11 ii« s'agit paa pour autant â*au)>liar la aaaK aboaaattiaaat 

V^pandlu, mais êo 1» fnlre irnetifiar» 

" Naa» vaus n'Staa pas aarta gratuits $ Msrtsi Cs 
saaf n*aat paa da l*aau t<(pid»« 

XI arrastt ^pais notre espoir, gui flaurlra a« 
ar^pttseule. 

Il est natra self aatra faia â*lianaeur, oaa graa-
dss ralaas atiaolaas 

Naa, Taua a*Stas pas morts gratuits* V«ns Sias 
las tiaoins de l'Alslqme ictaortalls * (70) 

8a fidélité h aan peupla ia»eura eatièra» C'est an tarra 

aaira qu'il vicint requérir aaa "vertus terriannea* et a* 

araar des «loalités des héros seudanels, de la "aaienaa 

farTonte daa grande dootoura da Toabauatau" (71) et du 

*aeuraga du BHalvar*. Four aoa adoabaaeat, ea maderaa eha«* 

Talier retrouva apaataa<$taent le ton religieux qui eoavieat 

aax aaraeata aalanaala i "iDanae-^aai de mourir panr la ^«a» 

relie de aaa peupla* (7^)* Qnel aaear paur les hoamea ia 

la raa« dont il aa veut l'aabaaaadeur, quelle eontlanaa 

daaa leura riaarvea de vie, de jate at d'eapair 

* Pu aouple priaitit voua ttee la aharaure, la 
ventre f^aend la laitaaea * (79) 

'0) •îlâXlUl*. H»., p.144 
71) La grande ville aeudAaaiae de Taaiboueteu était na 

aentra inielleetual a^lèlbre «a Mo;feR<»fea at aaa aa* 
vaata itaiont ea ralatiana avec eaux da i>iaraa et d* 
Kgypta* 

^2) ''L̂ .„ta1<»̂ r, r<!iilitf,,,Bro^iiM*» co,. p.77 
7 a ) ''}i^f^i^%^^tu% i m . , ^.ué 



•f •||Uo|>«^u»Aj;aeO|i «9 *a»ajta)̂ ••ade4d «ae ao|«« *%\9m 

(9X) 

fwanawp a» f «3 *|^88«d aa^aa ap aaa«>iaA «at ^«4 
*éuaiè ^a àfq *apaa« «f jca«t|Ka,p aaf^aanl» ^ao ff 

ftt{aaTJ;|«-a«f•yaa» ai aavf ajA^A at> '^aaad 
•l aa^iaaaaaaa ap «»|fBatt& 9Mà ^e»,u ix 'Ofifll 
ap apaa« «a Éaiiyaa|<i|«*eai^^a fitiéitili: «ax jtejt9 

•y^af a«aii« aman a^oAaa «p ^aa *og«ti ap 
aafaK 'aaou ^ ^««uaifaïaw aaoi »a foU aui^mead «'{ « 

•a4jp|« fttf adaa«H«l t»!^ 
•a %xi9% 4TTIT*A>** f f«*<I*IP aaQfwa ^aja-aaf ^« 

ajtaafaA xav uafa ua ji»aaaaa4 amaa^ lf«n^ avopua^ 

•aa,H 'i^aâaaa^la %*% «xa^ina a|«jiA «^aa^ *aaff»afifAf« 

apavjil ai^aa^n anb aau|«Aaoa aa aoqfttag anbaaai 

(n) • 
faa at f«add«â| a» ^aaauajdaa apafd 

a»i *aaaap «t *!> aawnaii aa| aamaa aaan 
• fjon ax ap aanaioq aax %Qaa|p anon an 

•f p|«a np na^aa np aawaaii aaf %vaafp anan aft 
•afji^ttaAy ajiadaa xaa 

aaraia((,i t| afA ap aafaaifa a| ffaapoaji fnb «aa^fd 

4 aaasaa tap ^a aaufitaav 
•ap fttnjyp apaa« np avq^Xi «i «faapaaadda jab aaj 

•aqaaa fci 
aafjta;! af ^ aafaaaaafu %9m fab «faAaf ai fauTV « 

*tflS 



827, 

•ffiraiati«ns «ontralraa, Talctira a^grea - Talavra ••«â4*a* 

ialaa, dalTant a*lpiir«r l'un* «t l'autre ai na aonaarvar 

%u» lattra earaat^vaa axaallantat poair arrivar à l*liarna<* 

niauaa fttaiĉ ti qva Sanfliar aatihaita* 



6861 «• 

••AVJit 9f%j*9tt99 xnv *«aunttBX»d 9p as» xa«ft «p •««il 

•(8) 

»9%9 99%u9% ^u»8ii|puo|ajd[(I« |nb ««AV^S xn9Â xn.9 ••f^.^ait»^ 

••p «^adav *ft»v£ii-'U9% «p ««(«ftiog «• ^ ji9Aa<»4q«|« fa«fA«4 

•am«rBo^ * 141^4n» xn«4u»tt *{iib •!«• *»Hvep4«><I no «««v 

«>•• *^tt|«|d |a& %• ««aa^ftia xn»p •41B« 9>«%4«â *»iiâfp 

«P «fonoa tap «pod^oa »8 •> ,|«»nbY«««i«^ 

«VfVKs xnv «4108 i»tt«i»| «l %9 'MPljÇ'i 9f U99%9m •pa»4t «t 

%9 *a»0tt«p :̂i> Sf0}4t 9»% 'anTs *l* •fOJt ««l '••a*4q«o 

•p ««api> xii*|a«ai4«t|« i i|0 *«4»A|ua ^«9 •aoAne4^ Â 9n9n 

•49l|ffl9£J «p 9T^1^« «F 

••f:(8|4<^f 9«4«» »»| '^f*^^^ 0*TH '9U9«9Y Vttttea»4 X. 9n«« 

fpt{4a^«« xit9a 9p 4n9Tdv«,i 9^TA 9^JL% %nj9%i9 %m9 

«tfiifék 9éi%èéum»9 %• «U^ii.p éiit4%o^ »p 99«^ad 99i 

•({) 94|Ji9j!i «A liiat» «a sjtaepRo^ 9«<i %f99 •« 

Il '•«nid «1 pa9J<i Xf pH«a& *499 *9tt98 ^X •i;9j:4«tf *«9>f49 

• •X 9t{949qo *9,|:xa4 9X || «fnd *9yx<^<}* 9xa«v 9an,p *9^fA 

9^*% 9«^«d[ U09 fl40X^ 99^PfX XI *<X»1̂SI«U'> 4n9<f mf»»f 9Z%$ 

%n9j |nx Xf %^ aito99<i au^p Ji$%Jivd ^ «eodwo» \i '««^oJ |«4A 

%uo% 9n[«09 'tivn *«i«i><x^1-9l vp 9mi«i|« n^^^ anbXMub xi 

<«• *949]f^aoxttA 9^j9^je ^9 4n999 4«iZ ^|waao9 tTt^^ *«9a^9d[ 
• 99 99tt%tl«A«p 940q,«Xf II *a»<l94|U99 Xn9p 999 9p ¥11X99 9p 

• X«l|999(! 9nb %U9Af}fJJf |99n« 9|X^9 9 40l|t«9S 

•II 



•f ««^fad aap aoaanT^faf, i 4«fTff^« a«d «u |f - aiib 

•f^ipad U9j%m%%%u% aoa ^ ajtvaj^^aod vffi; «p fn| *ai-auax»d 

«•dva *jia|nÂap ao a»A« aj:9,noaav4 «{ « aaaa^ uijop ^an'h ua 
fapttsto aaA» eufw^jEaa a|9oi«av avn a|a|X«d a^v^aat^a n*iï 

• pfiatf t̂a nt dnoonaaq ),|UA« jtoiiftias »nb îfp Ba«A« 

(e) a oe* *»apBO|: a|» xuaiC sue 
•mi«ii«1 **P<|I^ aaapuaa «ai ^uauf»««aji% %î , 

(i) • ««t̂r 
ap aAgjt a|t aa^A; ao« aa-̂gtl ««Tuptiids âii 

*aauaiia nt̂ *^9I2 *I <<«iP «^vu «r aafapnoa a}f 

(•)M ̂otiĵv 4n»,)0|X ^ «no» «f «p]̂-*̂ a^avA fta^ , 

I aKftTf<i|<| «aatl**? •••4aA 

«m at^iia |ab ao|a4^Aai,x ap ^nbavK a^a^, %9«Sf aoa afo^ 

(9) » \9£tiJi aaafHvai 
aoa aaxiT«« »*t»J fïaïuoA •B«|«aiN M«««îr 

fa«i{9ii03 np aa^avj anaddva an « 

ffvaad fab *x»**l<ir! «P ^vatiilfii aua^ aa^aa faj, « 

a***]a«af^ aap aapaoa aax %aaaSadaa»»« aax 9nb %^ 
aaq««,p aaSaafA a<>>p a^a«i|» aax 1>u»aaA^x^t* 
aan «x H «»l»»M »P '•IfJi a» «•Pî'M «P - î^fita , 



S30, 

•«ioallc identiqu* à ••11* éé» grlotm «^tt^galtti*» p*ttr qui 

•ll*-niH« «t q«ii n« uanquant Janala appallar à la va* 

l«ur daa a&eStraa i 

• Salit ja praelaaia taa naa Salit da Faata^Dauffa 
au Cap Vert • (9) 

3 Uhmytt Pjrftbt «?a v^aax dire ton sa» ai ta» }iaaaa«r*( 
(10) 

• Kt ja rodia taa aan t F'^RllaS * (il) 

• Kablô «!«v«tt Çf ri» tf* r f t c e «»t M «a nér îa fattat 
da Ttaba crai ta barçaii le Bfiir mn vythmm 
aaoturaa da la tarra * (is) 

Au l'oiat qua le poète* Toaiant honorer l*hérofaata du alH-

pie tiraillfinr ̂ b̂ayi» îytb, a'excasfo preaquo de ae peuraiir 

ahaatar aa g^aéalegiv, ai eltar aucun da aaa anc9tr8a(l3). 

L'babiittda da glarlflar l*aaaaadaaea da aalui qu'en vaut 

laaer eat al aeamata au Séa^gal que laa aoupiraata pajraat 

«a griot paur c^l4!l«rar, daraat leur biaa-aivdaf la aablaa» 

aa de aoa lignage tt lea haats faite de laura proprea alauxt 

Ihi reate« taajoura à l*axeapla daa griata, 2aagliar 

%itiafta* d*ttra le * f y t l i * At son peupla (14), aaa ilattr* 

da i>aagae aa afaa tenpa qua eea aaliaaaadauv (1B)* 

Uaia le atyla de Soagher as earactdriaa aurtout par 

la balaaaenoat de aen rjrthma et le leaguanr de aoa Yaraet 

la teapa d*aae raaplratloa » qui deaaeat k aaa pa^Ata 

le aaaTeaeat Maaataac daa iragaaa da la «ar t 

(8) "XîJiJia*!!"! recueil *'tfej^ffP^^^ff *, Paria, 
0«>uil, Itifd, p.iO (Noua eltaa» deaaraaia |!f^. 

(to) »*Tftgi fim Mbjare, P7^^», Hs.. p.iad 
(il) "^Iditerrîo^f». MN., p.»7 

U 3 ) *Ta>Ta da Mbara iTab*. HN., p.126 
(14) tour une d«îfin tion du srlot, r-̂ tlr notre paga ̂'»̂  • 

le dfili eat aa griat attaob^ à aa Seigaaar* 



«IfQXjp ««T %• fier saf '}.o ««jittuos aaijo lat̂ ««x "«l'A 

%us»v9umjmf*f 9% anvp mniû •uo4«»n»A9|0 «non 

• • * • • 

«x f 9u?9'l V ^» onijflUtti »| 9Ui7ù d2««XA aJt^ 

(IT) «p o*uo|jr|x*^ **ftl 

(•t) Il ••fvwx^n 8»«ttu«t| «*p «tnifîJt &x 



£33. 

l'ft tl4t# 4ri pitre tsaduleit la lc»i»t>r de» trsn-
peanx 

Et quand anr aon oofbra alla aa t«laalt« rlaannait 
la tanta» daa tanna a^aêdéa ** {2Q) 

Uianx q«« tout «mira, la vara im Saafhor aat fait pour 

"ahanta? an aoUla aujet** t 

* Aht »a aouttant l*aapoir qu'un Jaur ja eovra da» 
Tant tai| Frineusaoi ;>9rtuur ie tu r4cad« h 
l'aaaawblét* â«̂ a p«u}>lt;a* 

• • • f * 
tt tsl 11!' îilsxx m^barl de race, qu» i W r e a 

da nattf ^anra en nanf jovra «oient ehaataa 
da tdtita frftu tavraatra, et Mlleaeianaaa.*(Sl) 

S*il notiA fftill&it ekoSair entra toutaa laa dpitbètaa, nann 

dirtena %u« 1« atyla da i^ancbar «at ^praaaaeSnnnel*• I*« 

T«r« «f'aligBe&t, satie «rltsa, an lalatiaa d*ttna q&innalna 

da v«ftt*c( Icit i«:etff B*f aahaeiinant r^cvli^ranaai, anr «n 

rjtlina ralanti par 1«8 ajrllabaa graraa interaal'Kaa• 
Froe^d« tràa aanall>lai par axaajplai dnna lea wrm aulvanta, 

mh la "creux* âaa ean» graraa a*apno8« aax vejallaa aignlia 
^, i, a - at «ex aenaanaat "«ZfloaiTaa* a, à, t, tkai. 

In, Ib.» 

" <fa raaauaeltfl la tb4«rla d«a aarv^nl^aa anr la 
raaia 

Et las frjyg^dea «jg^lc>j|aaaa da lant, ajilaïaa, «nr 
la rytkaa dca h?ji«haa îsal^oëea • (22) 

"Pri^.ri; d»a tirailloir» a<n<galal»*. Mil., pp.l07-lôa 

n aij ibid.. p.4» 



utilise trâ« «oitvstti 1« proeécl» éa 1 *Rllt4ruil«a. Soit qu* 

il «hoisi««« d o a J B a a i d s Itii a r ê t e s dca praaliraa osa-

••anaa, eoMK* las r, », i du praaler vara ai^Aasanat Sait 

i|tt*il Inaiai» aur una aa«l« canaonma au royalla s 

* Vaiai qua é^ej^ina îun» Ĵ ea«« T«ra aoa J[.it 4* 
•ar 4iala * (2a) 

l^artait aBeara* laa aonarii^a 4o daux (ou troia) son* s' 

•ppallaat at aa rép«aéa«t i 

* à CAS^ar ai Bjial tfa aiaharaisaa aà «a tar» 

é«at laa br^a lai» 1>A2^A^* <*/|qgatgaa * (a4) 

tl arriva atne qu'nna haTwaala a'aaaraa a« rmtm pr<e^d«at 

at qua la poàia aa praana à aaa pilsa« tal ae taxte aà laa 

âlpktaatmaa 4*«n vara <S/al«aahaBt| an rara auiTatit, una 

|ia«aai»aiatt 4*aQtr«» diplit«afiiaa 4oucea t 

* Sec panpilraa a « « M « le «rcpaaeale rapttfa »t aaa 
Xt&x Yeatea •*aiajj^liaaont cl* nn|t* 

fiy|„ o*eat bien l'isXia.** n*^r«, la Claira a«s 
Yfnae vjjjî leta aoiaa aaa paupj^rea da no^t." (2 8) 

Ccrtaa» il pa«t t'afir A'hawaaia initative. 

* £t aalse euit d« guerral Salta atis le baitaaaat 
dac iabaiaa ê.9 a\x^rr9 dea tabalu» 4ea balleat * 

(«•) 

24 

" tabal» • fraad t«Htaa da saarra 



m* fn»iqnep9J: v» e*d »9 mfjtttmjt .soqj^a*g *«a).n«4i xnm atn«|i 

fj|«a»«,l[ i© a»tioj»|uq aaï» n» rsX&>U}̂<x̂ »! î«}»tia 

«•f«qa *aaj((fAi;a aap ^a «au^vi^ **P 9aav«ec««,i 

a^aaA «ap *a»Aa»tj: aap %(I9X»A |«fei|a 
aAnaadj^ii: ap a4tntti{,| ^ a|a|ei{a -̂naj: «l^n a 

t fm\m <îviiOan«aq « j:a«|Saa«$ anb tt|««|ji 

«»fWi«>o4S^i( ett«p as» «^«îaauXa «aota^va vx i{,mbaAi' 4|OAHa« 

«>^,« ^a9d II; }ii:d4«d ajiu«riio^ a«d ^aa|U ««q̂ifia «0 

•|̂f̂««<(. lafna np nanai 

f«j«{Aai|^a aatia,nb aajvd 8|»«i *tfan̂'»ti jiâfoti xnad na« 

*at|^dy^ aai n %» ftaav^ttoaaoa acufv^qtaa af aaubf^avid 

*f1̂fl**̂''> fJ^J%%^ ana^na,*^ •|an«iiaa aab %nn aj[% 

"•«« anva ^Xafdtta ^aa ^p^aajitl as B4UO^ ap ^atsânid «i 

(m) m •a»tTïJt« ««P 
V0Yi^«j«|fA a| ^aau|«ap yuh aasaae« aaiffaqa^p 

•aqanj *aaanajtq ap awnjravd aaf ^nancapjnaq a^nag , 

•pe» 



•§61 ^l^Ç 4«qfa*s 9«A« /|re 

(te) «•pu>faa;,'U «iqff^lu ,f 'lT*^fP «nos '«JiaoA 

9Anoa^ zûviÊxxê^ |« 'pavesq an •«(! «^nop •««• %«d,a »3 * X*-*> 

«•«Ha«3 np ««««p «X *F •^auBVTvyai '^tff •^^i9m anax 'of^ «p 

•f«4 «I ta«A ••nixioo •an»! «P %a«pa»aB9p «avina^afi saïav 
••p «S^^ao» •% «ansoo *»fiitt«titip a«|«»«oead •sn^p ^uoAnea 

|,|f«,« if •!«• 'aatiSass ap «aiii^Xa ax *»a»p i*auo|»c»»aa4 

(ce) « nf a«,T »? 
ae.T a? «xaT •? ««aa*? ««TnaiapaT xama? «aor . 

t ««fn«^ ax 9^aa^)«% 

•viav aap af^a ax i^uanaf aaAiaafdxa aax«f<i«X *•! %* 

«-«ap a»! *a>aaj a<!«af aax fnaabaaai |Ab aaouaaaaa aap naïf 

%TfMM *T *»f*99* ax faana ^uad xi * ••«vp ap aad aa 

(80) •••Tî"' aaxdnad aap 
Y|¥ ax infa •»»a|l|s' aap YfS' »x WTf yn?) » 

de) 
JïïmWW and ap VIIT «a* ap daxVV pavlV na *aV13VX? 

aap aaïa^TW âaxV7 n« i|«««aopaua<| »K « 
• ai 

(oe) ••••l'*^ aaxWdT sUST ada7a BVU ap ^VSrAa7j 

^IFaulTaïK^aj «x «aap anx^ aaaaaaa«A9,a unon . 

(«3) «••Tpfaqa auoa» aap IV^lVf ax 

^lannoasa '«fraTv^ aa «na aaaCV Wf9 aaa paanb ai . 
• • ai 



frôfd ••PIM 
• • BTST ' 8S 

dfn^T^aY Ji«i|ftt«s ••fdaéx» a9|U4»p ati a*«eaonaOiT ««^«[«v 

•i^iaan» «a f affoep *4oqSodv t̂adEtiaoa 4aj|.aoci \ fvaaf^jna 

Bi.uapfaf4d aa{<In»xa aai «(^e) naanaTJffUf an^fattat. «f f 

fOtavaAbfaiiaa^f aimioa ^«oa au «TTIflEniF^ aa;» %ne% %tt«A« 

K,tto» • * • *jcaa%n«,| aaosaa %j^9f <»ajta^s «a^^ad aai, iTBfSf 

ff«| aa aiaaad »t *j:«ti9uaç| tlP ^fv; aa aioavd »| 

I aar̂ail af |,a anq^Xdt ap aoi^affoifaaa,| ĵabaaaiaji «ana 

(ie) »'aaîa<ï »ta| aa ate4a4 »t fîo 
* f ^T<*TfV*M9^<^* 1! *an|ii«»|Ht f ttpuaji *vmf %9ë a» 
«•«»i{,T *f? •«^(^•i fnaa|^fiia%a«da aa afaaatf 

«f i|o afnaai un|P %99 aamaa^nnSufa axl^j^ ai « 

•m6 «ait^no aT*a[«r ajiAada,i ap ••nhim%%£* sno|^ 

»«a|ad aai ^««Aaojt^iaa ua âiîiâ «f «af^aatfiX Jtaivuraaa 

%VLVf II a|«|if {aafvpaaaaa aaifni ffajcad aaaa «la^ «aatactf 

aap %9 9%om «af «««aa at j|^f«|«a «i|aAa,p aad auop %%jina a« 

t? *jioi{9«ag ap avfed iit),p paaaa a{ ajcpaa4<laiaa aa|^ ana^ 

(•e)* ^t^'^t *T at^av^aadaïf |aa«i« >aa «offiiafsa 
,1 l̂a4»p *ss«p »p uo|i||4«d aaa aanaaa %99 aMfod ai , 

«»|at «a aa&fanw n̂a afaaad *^««ifa aa if,a anb 
Ifdaïaaaa ftai^ aai^ed af an& aatsad t{ a^-afa^ad ap « 

t ^«aiaaaaa 

•a«a|ti«,f faa aa f| «aaitfvac ap afafod «| ap aju^n^f^a^oa 

afaa»|f{f xnadfaafad aap ua aaap %9» «nbiaotii ai 

•ftf 



t gOH9M2S*8"l (0») 

•f •H^^iEa «t ̂iienb<<«tn fub sua ax^u»,? xnas ap ^aaata'^aasa 

•mid *auT«»at( xfa^ «t 9>aaaf«dvaaav («b aaraaaaaad «p a>aa« 

-ajiqi.aaf aap wjvn •aiejtnd at ap înia» tiaw i.aa» «jEaftaon, 

•jrad ax^^avjcaa uoa aavaii inf |nb Ti^t«* 'a|:aa;aja»aa9ya 

•ai^ad nf fai^uaaaa amf{̂iCx »T enb arpsa^ *i^ainsaoti,p a«q«a« 

a| a a«aA aBbvqa «jaTin'fX aw^ad on 'anb 

->jt«B«a ^9^|8«na >?aj ij •fvn ' (9f) H*«?**Ta|«-ajtf aviifXa 

tT**^"* fvofv '••t^T^I 9dma% %• •^4a| ad^a^ ap 

*a»aai|v aaqa^tXa ap ^a aaytt^oasaa «aqaffla ap aaawujia^iv,f 

MU9 « ^aaAiioa d9*% a|iqtio,x 'affai*«»fJtS ajiaA «p «aa 

ai affjtad ua %jit%f^» %a <• ^«aaiafati^ jaaoïlaa ^aad xi *«anS 

«»aaf ap fa aaA^Jiq «aqauXa ap daaoajta^iv atto^p >a»«(aBb|«tt 

aad >f«a 8a„ *lf-l^f? *aM^9.1x af i M9%99unê9 ai ap aav»% 

-jiadsfii Jtna uafi^ua^^a aj^aa aar|a(<-|ni aaf^^a aaqSuaf^ 

«illA lit* fifi^iUê ii^ili ap f%$9 ^ auoaaad 

«tt«l{ «aaïauii asi Jtaa %io9 *(pjtna«) Muof %9 9vjt *«d aaqai 

-»lXa aai ana fitaada,i ^aawfsa^uoile aao^^aac anau *«tt»«ap<-xa 
aaaA ai atiaci *«f**t ««t Jian>«aaaa,p aafaftttaa; aa^fnaa ai 

ap jaaaaaaqfp aaon tavj if 'aai^Saag ap aai<|ad tia,p 9m^%Az 

ai «afafaaM anad jxav^aapfaao *anaQ aaad aanar*" fl^l^au 

«KP ann a^aAnaa^p fT«l •nau *|aa aa aatinfn 'aid««ixa 

(se) a Saajaiaq %9 avagit t«a«9«d«aaaa,v aa^ , 
* ' a «ai* 

t |aaf« auop a«%aa{>>a,« aaaA ai 

*(*ffV| •••IW***) aaoaaa aa^f ifap 

f ai taap •tua» aiauf) ai ap ^a (•••gif •••¥¥»,•! anlT) 

amp 3 np vo|%f>fdfa i p^faauaa aa aaaA ma aitaap a^nsH 

-na^aai aap a««« van ti •9M%n «««a «..3ii<ilit*1 »^ 

tlWfaiê&lf ,fa ftii!^, I ,flÇir;T~WprVîi^. ap a««ad f«ai aaid af 



t«),faya «HtP •Jtn*» *f«8n« îaaaiaiaâ» «int Jt«d aĵaU|{ittf 

•«aanttdiîattT xnv aaf«t aav^ad aaa ap {aaian» aniifXji a{ 

•dCTapaa<Ia4 «nad af4«^ f ayi^aa^ ^ao afvaaa «««afamid 

%• 4ai|S«as m^^^ ••mmvâfui %uo9 aiayoa >a ««ibTamrr 

•(HP) «ipéi^dsXi «anatt saqa *^aa 

favttb *7ilI7' aatœoa •aaT«i«»4t| «i i( ««^atf a{ 4aa|«raf4o \ 

aaoA aab aad a«OA-saj<eA a;;, t aapvad^a fnx 

naa|a4 ^|«Ait jtai{f«ag aafgaïaa fa^aaw ^aatuHvafjyna 4|aA 

«>« aaaafdaa anan *(^») a*f^f**v<i^ aqafx aii««p %• t««|S 
ofaa %a9 %nh *9ubj%fod 9X9AJU9. «aa «««p t|aaw|«aA «aji^y* 

«•fd a4»2 anon if aaa|« l«4aa|a«840,a av^ad ap 9*9M%f «| 

fonb ap 4no%nv *a^|4« noa «lapnoa ajtsAjfiy ^«M 99. *a9«aiT 

aum ^9 *aaaAfp aaid a«m,Xj( an,p aSaSaaf an aaĵjt» aa t( «v 

«aafA4t<td Jio^Vaag anb„ a^|«qnaa 'a^nap anaa af^ânaai daaf 

ffjtdaa *4afaa«i3 jiBafanaïf aab «faa aiJidsaa avd ji|aA«,« 

««•d 1>ta,3 *(e>) «••^•<^**f9>"*iI «I «f B« aji^ay^^ 

ttf a4^T««« «I ^ *apos «{ ^ aAff«a4dxa a^fp «ai^afp 
I ait̂ta^jiadaiT fuaaaYV4«d «a«« %vth aa«f4a% «af Jina aaf^aa% 

«•^«,1 *9*Tf%%9,f avpjtuS aaou anfd »p %9 *a|iajtB^«a oaf^«B% 

«aaaoa 9x%9u aaavapaw^a 1>w| 9999 || 4«o '•Tf»Tj;TF *Tl* 

«^aa BBaa aaifBiias ap aw^ad BB,p ao|%«^|af« «x |«*BV 

««•mt ap aar«f«»i^ aa a«i«%«f afaa^ jaod, *«ajrq^«a| 

•p aaouaa pao| «aa. *(Z*) '(t^) a*»*!*!**! 
«a «a a«4Q]| a^aji^ anad IBM» < •lattlvdaaaaa aai ^«afajtAap 

J9h a9,aa«a4^aaT aai aaa aaof^aaTpvT '«P 'aovfad xaajtqaaa 
*P «• *aaQap aaiiSnag aab aabi^afa^faaAaa %«a fj 



839 

Im vhum *£àftàâ* '^^ psalvodiA p«r «a dtadiant B«lr, «••» 
••«pagai aa iaaiaa* La aaaaia fat ^ienuaat «i iaai Ldapald-

•111a parla da "ri^aital Sanghor*. Praava dvldaata qaa la 

pa4ai« da aai aaiaar pard aaa apparauta atoaia larana*aa 

la r4«iia aaaMa il aaaTiaai* 

Maaa avaaa deaal plaa haai daa indlaatieaa panr iatar* 

pritar la phraaa pa<tlqaa. tarma qaa aaaa aaplojraaa à daa«-

aaia poar aagg^rer aalai da *pliraaa vaaiaala*. Noua mrmn» 
dit aaaaaai aartaina a a n a doaaait l e "taa" ai laar ripé* 

iiiiaa la *B«aara* da Tara. CaaaiaBt ee Tara 4tait bftti aar 
aa rjrtbaa daat aanla la d^ a a a T e r i a aaaa paraai d'aa«4dart 
aaa k une aaaîr^haaaion aat<^rieara( ratianalia^a, da paltsat 

aaia à la aaarae er^atrlaat à l'Ilaa origiael d*a& le poà* 

aa a jailli. 

Oa a'aparçeit alera qa*oB a pera^ l'daraa da la *'aaa««> 
i a B i a * ai aouveat repreehée à l*aaiaart qaa l*4a»tian 4a 
pakta a*aai pas iatijaara aalaa« paiai¥la, aaralaa, ••mmm 

•a l * a aaiata&fe ia r^'^p^t^* SaBgkar peat itra aaaai iataa» 
•teaat éaa qaa C^aaira» par axaaplai «aia i l axtirlarlaa 
aaiaaé La aestiaent le gagaa aa prafaBdear* daaa ane *te8* 

aien du Taatra a i 4a la garga* (46). Car Saaghor B*aat pas 
aa tanpéraaaBt axplaaif. *Paar aai» d i t - i l , 1 *^T<Caa«aat 
«a raad malaia» HOB Tiaaga aa fait aaadra* (47). Pa aiaa, 

•aa pal̂ aïaa aaahaat daa daotioaa diraraas) leur » a B o t e B i e 

a*aat paa iapaiaaaaaa d ' a x p r a a a i o B ai atiaaaae da a e s t i -

aenta forta* llla fait partie iat^lgreata de la paraaana-
litd da Saaghar, a l l a aat aalla dea aaTaaaa, deat le rytliM* 

plaa large, «aiBa pri^aipitd que aelai da la fertt, aat 

pareat d« eea a h a a t a iBtaraiaableBeat aa4al4a daa Batatai( 

(48) at praaha de ce pakaa b a a t a a i 

[4ô) L.8.SENIOR t •BÉltilSHlâ* 

[48) Ckaata «u'Alaxla XA0AMS a 999réé9 daaa e« T i v i n f 
Pi^atarala* F«̂ -1,JX<- i\i<̂ ^̂  B-—r»*-̂ --i§trt_ 



81*«l *8g6I '•MP 

•«•fsava u« •a»««a0» .••f««|4jv •«•••f^^. ««Asa 

1 » , osrd ••••• %l»l»T"TWf. « HuaoNaïi's-i (o« 

••Ta«S»v«e9 ««t '(Cd) a*!**^^-^' •T'<i*<>9iP «>T"JF 

%99 «puow np ••««^•qna «fn *B«aJ0peR 9U9J9J9Â^d ««x *n.9Û 
•«b %9 '(ZQ) Stt9\%9j99» 991 «spao ««i t 9x<^j%9m «X «noa 

aftaaaftX laaAaaapp a aaïaaeifvafaoa aabiaXqd «x •«^•|ad 

*a«i|f«as a^nofv 'aaaqtia^^a axd«|a îx %'*t^ ** *VT|r 
^S97tP aa«4aj anoa ^aafadaadf aa aaaxa^ aaa *<CfO{){ ax Jtne^f 

•••«•«3 aaaao^ aax i aaxx*l9>V9* 

•aa aaaaqo aap y^fx^A «x t «ap^aaa >|0jFa IT 'vo|fVïV«aa| 

aaa 4«<I *aab ^-aa^a *afaa a^af%Jt«|X aaavfjiocEwf •ix*^ 

aun ^tA«4 aaiiflj ax fa aab f%fdf* ^uaAaoa « 4ai{Saa9 

•(0«) ,»W|4t?« »t ap 

««aaa ax« Y***» *4a^f«as ^xp *a«4S^a aa^fot! aap*»Yao^aa 
«f «Bava^attaw îttax«iH«a aaaS^a aa^daxf» «ax %* ««^««f 

ax *aBi{fX4 aaai ^xf"?*** aaaaaa avd %aa,a *« ^a aa^aaaf 

aax 1 a|4(ld[« aatf a,a |ab X«^'B*PT^*0 aaa^ «^avasiX!) %• 

*aaa^oaaB a«gat~|ax •axaajFS f'^f a«d aa«i>̂<»«,tt *a%aa4 «r 

(6f) » «aafcaABfj^ a«ad 
a««« ama^ «a 'aavx*^ i.«a4«da««4« ««j 

*9£9f TU aavo axattuea »« 
f«b *aaxia aaaa %9 adaea auaa a»x*A T̂'̂ 

*4ax9aq anaa 
aaxxi-xi 'aaanauoa aa«a aaxfl T<̂^ naj[ 

'•paaiaad %faa ax anap *^|aa 
•I «avp ^na«ai«aa ^aafaA aa«Ha<| «ax »ab aa^ . 



f«9«(i ••••• ,i**i||ièna»fcUèé ifimi»!:̂, i nomniu -su (et) 

«••«V^N a« %a««»ddo •>v«tt«nj^ «• |n% ««puo ««i %vmm 

«•Af^TB^af %T«|*a tT»ab «ajivd aab 'fni «ad 4aji^f«fd aaa|ax 
as fa fap^e,! «• aaf«v«t ••^^f«$>^« *«|»«naa as a|«» 

*f<>lV«l •aaa«a«|«tt8«a af fa»taii4faaf ^aa aatffXa af aab apaaa 

mf aaaaa^ xaa aaffadfa|%Jt«d »%%aa ^ aaf«f faaaa i>«a,3 

•ypuaaa faaqa aa 4 ad %M*if aaa 4|8»faaa ap a|at 

••q at aAaajidy n|v»f4|« 4naitfVA«4f ai ao af«|xi^v« aaaXvd 

ai - apjiad %99 ainafotaaa» a{ 99A9 ^aad'^aa ai aaba4ai a« 

->|a <- a4aaa» |aq«p4aefn«,ab aj^aav* >aa«|^paa|«4d |« a|^faa<i 

%99 aabf^af4j^f9e4aa a^^a^ *ffTO«*i;i* fuaaanayji 4a« 

•aap fat 4aad afvta *f4aj;ja,i faawaxaaa 4af«4noaaa 4aad «•{{ 

»m9%mm% ap ao x|eA «i ap faaqa ai 4ad >uaB»4|««aaaj^a j^afad 

-•o3a« *aaaaaa|aa «aanaKaasa *aaa|f a4f^a 9% t xj9A9ji% 9% 

ae (sg) «4»94a faa,8 *4aav«P|i i aauap ai 4aad faaaa 0f«« 

*f4«,f aa4Aaaa aai 4aad fnavafaaa aaa ai^«i«A faa faaa %a 

(f^) m" **f^^%^* T* *'^apqo aaa i{ faaaaa 
-faid paady4 aa *a4Anao^p-jpaqa faa,a f4«,p aaA 

->aaa,i *a4Taa aa6|4jy ai •a4AfA ap aaa|a4 «a 
*a4l^K *|or *l '«asa^uf «nid ai afafaid ai 
%99 aaaeHa aap a«^fl4 aa 4aaaaaaea *aap«*djfH • 

•a«i|fX4 99 a4f|«jadaBa4> atafai tTi* 

f4a,p a4Auao fBa,B - aa^ad *a4nfui:ad *a4a>dia9a - ffJta 

fafqa,'t •Jm9%9fS9 4faAaad aa faafa aaaap pai %9 aaaaa^ ap 

• •l'^fA aaa40j aaa af«ff4a,i 4aa|aff4ad f|«j aBi|fX4 af 

•aa|4fayjia aft4aa}^il ap aaaffaf 

•>aa;iav« aa«4aAfp aai anep afaaa^4da4 ap«a,i '«apaaip 9mx9f 

•aaa |eaaa ana af«da4d aa |ak •TfiTftr «i %9 (pa«4aaaff np 

affaAva ai ap faa{A-fa-«A af) VlFpT^TIST «1 |aan« a>aaa^4da4 



ffd 'jnrtnzmr^m ••PïIî (es) 

"ESI 
tas'tf ••fTff (»•) 

•fB«f«B« |9T ^••«3 • ««1(̂1:4 «t •%<xodm9ti «fVVffl ••'^«•«^a 

(Sfi) « **aT-i1.Tod «« ans #Srf f 

I 9Xd 

(tf) s ••«77 8»p T7«)«n »9 ««Vlir Vf 

••«17 «««iiifZT ••ii:9t7Tf ••HiqfZ? I»-:a«Hqfi;f n 

s 
»4vd pat4 •iiavj; doji^ •abf««M ««f^ 'm%99nfJi svd ^««a an 

aoi{>aas «p «faq^i^Jt ajaA aaf «ne^ *99%*9^ «lafinaT^jad «a 
•aAnao aoa aavp %9 *a|afod «f aavp aaiiîilji np ••a«^4ad«f 

il 4iia a«|«->fnf f^«|att| * jioi|>«as %ii9% «s 

•a8ua%qt«fB« ••f««f0«aaa «ap «««atifaip 9fM 
-fdvuf ^a*«atjta{ ••ittdaaofTiid a«n,p ««a^BVii «i ^ V|««f4|« 

•«rilfXa 9% jtB« aofxaijFfJE «s j^sanod « aaïqfaaK aab ffaA VQ 

•(A«) «aoi^adioi^Jiad aad aAf>fn%o|« 
*ajiS<ia naafajt «x '««af^aaf{f^ti jad aiibf^Xx««*» 

ofdaatta uaaiaa «x 9Jt%u9 0X«l^«i»««p««j aaaaa^jjfp ax |«a|« 

•Bb4«« Il %3, «aftta af a«ap «aa^ny , x ••««p af «aji^ 
•mvff «naa âî t 4«|n4ap aa î( aa$p >T*I ^eiqffaag *a|»»|aj« 

•«M 



243. 

gkav raaaanati Ittl-mt** "altit «altaral* («O) «i il «st 

iaiYitabla qu'il ait 4té mmr^né par la paltiqaa aaaidanta» 

la* Il la racratta parfaia, par as«a;la qaaad il vipasd | 

Claaaiar qai Iwi faiaait la fpr99h» àéjk ait4 i *J*ai 

paatottra aueaaHl>4 \ ratrt aaaaail, repria dapaia par d* 

aatraa. <7a la ragrattarala ai j*aa avaia eenaaianaa*(6l). 

St il faut aira«ar qaa l'amplai d'iaagaa trap aeaidaatalat, 

^«i aaat praaqaa daa aliehés, alfaiî»lit aartaiaa vara a« 

rjrthMc paurtaat bian «arqa^ t 

* Qaa l*ea allaa* ahaqaa aeir daaaa «illa <taila« 
•ar la Graad-Plaea * (62) 

•m parfais l«mr fait perdra toata ariffinalité t 

* Je «aie le Paradis parda - Je B*ai pas perda 
sattTealr da Jardin d'anfanaa a& flcariaeent 
laa oiaaanz * (6t) 

* Vaaab^s las lilaa blaaea, faal le parfa« des 
M«faets * ( M ) 

Psr eaatra, Sanffkar a rittssi» dans «ae aiaallra cependant 

bien françaiae, des vers adisirablea qa*il aurait tari da 

renier t 

* Maa esipire est aelui d*A«ear» et J*al faiblasst 
pear tei fenae 

L'Etrangère aux yeux de elairi&re, aux lèrrea 
da pa«sia eaaaelle au aaze da buiaaaa ardent * 

(••) 

•0) *ijyLiA£iiiiâ*> p.la» 
«1) ibid.. p.11» 
•« 'hLMnaâàMMM'* i^tk., p.14 
,83) 'Yscsncee*. CO.. p.ô3 
M ) "CjWg m 9 % HJI., p.119 
(••) "If* lUv*>Maaan». Ltb., p.lS 



«u«p •^uvAuswjr |« '«IJi^lié,! HVi4(5'ii •? «fa*»»* 

•a|«f4»9 att«tf «itiv^son «p •lojjvd pa^ad «t no '••«•favsfji 

-|^9 •âm»d ^n«A«p *%a «^llflduv 4»i|fa*g «p «fc 

a«4 ••uof$«*|;|«ff• «p «••qoaoan «jinvianid %u9m 

«*lV|fii,p «««^«d •af«^x«a >a«|«A«dj^p fiib •••••Jip«i«flr t*f ^» 

••••|«f«jd «•! fafailf * tf '«J^*'!** 9«id «MSAap ^ao« n* 

•«•A '••%4t*3 4J(oi|So»g an* «txtj ^.afvg «p ••a»nf| 

jmainoa ̂laa «an,! t aaaf«^tt»«ij^|ti«a» aanaaa «««i 
• a^aadda sa^Jta^ ««x 

%%mm |»b •4«af;ip%v| Â»n «I «AfJi aafna.i «a 

«l «««p psadj^a f»b a«|«^af«i «ï^yf; «t l*X *** • 

•PP« 



A V T B S 8 A C T I V I T E 

A«iiTit4s soela-politiquas — 

Un sssai cultural t "Ce que 
l*liswaia noir apports* * 

Un essai sssialsgiqus i "Rs* 
tsur 4s Guyana" -

hm r s l W e -

IiUqwip» 4s "l'Itudlant noir" n» 

sut pas d*ezpression qus littéraire! Les po^^tes, aourent, 

as laissaient apporter par leur lyrlaaa et passaient tour 

à tour 4e la plaints \ 1 *inpr^eation, de la neatalgis K 1* 

espoir. Maia ee aoureau roaantisns tut conjuré, 4èa Is âé" 

but, par ses auteurs nSass» qui Toularent faire de leur 

négritude un "Instrutaent effieaee de libération" tant ao» 

raie que paiérielle et la manifestèrent, sur le plan se<-

sial et pelitiqua, par le truehenent de leur roTue : à e8-

té dea artielea eulturela, d*autrea ullitaient plua preaaX-

qusnent en fareur d*une augMontatien des bourses d'études 

attribuées au eompts—geutts et de façon irr^gulière, eu 

bien critiquaient la politique das parlementalree antillais, 

esnuBs l'arait fait dijà "l^lgitias r^fense"» Les auteurs ds 



o»s «rtl«l«s «oulijiit«i«Bt an« «ai»» é«s nuira afrieaina, 

tr^a raraa •nifT* à 1 *IJaiY«rait<t ai dta antillaia» aa. da-> 

là daa préjag^a da eaa darniara (!)• H a aantraiant par là 

qaa la aolidarit^ da raaa laar aanblait condition praai^ra 

d*af tieacit^ • i)*a«tra part^ lia praaaiant, à plnaiaara ra-

priaaa» contact avae loa 4t«étanta françaia da gattoha, par 

azeapla à prapaa da la guarra d'i.tltiopia (2). Caai proara 

qaa l*lqnlpa <!a *L*Etu^iant noir* na i*f>nfaraait paa dana 

aa partiaalariaae étroit» qui eantrtt aaa priaeeapatioaa aur 

la aaalo aituatiaa daa B^graa, aoard à la eenditien p r o K » 

tariaana tante «atièra. Ella iaitait, iai onaora, la gravpa 

d'Ktianna Lira at aarait, qnaad a*^tait aiaaaaaira, prendra 

daa apiiona plna aaiTaraallea• L*attltttda da plnaiaura da 

aea jaaaaa gaaa paadant la gaarra la praava d*aillaura aa» 

aaa. 

Catta aatiTit^ eultaralla ai aocia-politiqae était aou* 

tenua par daa a^anoea da dlaanaaiona« On y tfohangaait daa 

idt^aa aur la politiqaa ealaaiale da la Franaa» aur lea pra» 

bliknaa eultarala, 1 *aaalailatlott, la ralldlt^ daa aultttraa 

afriaainaa at antillaiaea» aie**. Laa aoaelnaioaa da aaa dé* 

bata étalant aetiTant pobliéas dana la journal, maia B*attai'> 

gaaiant ainai qu*aa aaabra aaeaa raatreint da laateara. Ca 

publie allait hearanaameat ttra élargi, es 1939, par dans 

aaaaia inportanta, qai raflètant bian l'^aprit da groapa» 

Una étada da Sanghar, "Ce f̂ tta l*hoBag n0ir opparta* (3) at 

aa rappart do Léon Panaa, "iistour ' c Gnynna* 

• 
• • 

(1) Goaoarnant aaa préjag«^a, Toir natra chapitra V, pp«AO aa* 
(2) Cea renaaignemcata nana furent aoaainniqaéa par JUadaata 

Saaaana Ci:SAlR£. 
(3) L.S. SENGHOR : "Cff ou» l'hoatia noir apporta*, dana *L* 

liaaipa da eouïaur*» Paria» ilen, *PréaoHaaa*» 1939. 
(4) Léon PAMAS : "ilatoar da Guyane», l'aria, Librairia Jaaé 

Carti, 1»39. 



L*«s«ai d« Scngher »*int4gr»it étm» un ouTrac* 
eolleetlf intitulé *L»h«fiff de couleur* (s) auquel eolla-

boraient, aoue l'égide du Cardinal V'erdier, le «banoiae bel

ge «T.Leelereq, le haïtien l'riee-Mare et dea intellectuels 

indeehlnois nstauent* Le relurae respire un paternalians en* 
•ore si rigoureux qu'on a peine à ereire q«*une seule g4n<-* 

ration nous en siparo t 

"Rien de plus ^nouTant que oe g e s t e du Français prenant 

son frire noir par l a main e t l'aidant à r4»«liser son aseen-
sion. Cette eollaboration hiérarehia^e, oertea, aaia réellOt 
oot aaour fraternel qui ae penohe aur le Noir pour bien seau* 

rer ses possibilités de peneor et de sentir, cette initia
tion progreseiTo à toutes les ssionees et à tous les arts, 
00 souci do ne pas sortir trop brusquonent 1*indigène dm son 
Milieu, de ses habitudes, de sî s traditions, cet art de le 

faire «^Toluer, en un aot, par le aage d^Toloppenent do oa 

personnalité, Tera un mioux-ttro physique, social et «oral, 

telle nous e«t apparue la mission colonisatrice de la Franco 

dans le continent nolrt 

Que cotte oeiiTro de colonisation reste dans cetto pureté, 

dans ce respect de la personnalité bunaino, dane l'aaour 

•rainent fraternel inofiré par l ' i d é e sij^ohr^tienne do l'é
galité foncière entre t o n t e s les races, et de le filiation 

diTino do t o u s les honaeel 

Qu'elle continue à ^^riter avec soin eo qu'on a appelé d' 

un aot si odieux t l'exploitation do l'heaae par 1'hoarae!6) 

L'aTeugieaeat du prélat, qui écrit coe lignée k son re

tour do Dakar, n'est rien à ctt^ du "Téaoignitge d'un plesion-
naire* que nous reneontrons pou après % 

*Ceuz qu i professent un dédain de principe pour les gens 
do couleur no manquent pas d'argumants* Noue nous arrêterons 

<6) Cardinal VEUDIIR, J.LKCLiKCk, Dr PRICE-MARS, L.8.8EN6B0R, 
B.P, AUPIAIS et al il i f.i'hoaao de couleur*, f .e» 

(«) Card. VERBIER, fbi^.. introduction, p.XI 



an priaeipal t l*4tat da dlgratfatian Intaliaeinalla, 4« 

dépravation aorala, dana laquai laa Blanas treuTant 

papulatians afrieainaa* (?)• 

Et eat "arguvant" n*ast pas rapporté pour ttra In-

firaé, bian au eontraira t 

Las Français plus Itcidas qui eollaborant à l'eu-

Traga, témoignant eneora d'un "asaiailatianisaa* tana» 

«• t *I1 s'agit de faira an sorta qua la eiTiliaatian 

qmi natt an Afrlqua aa faaaa aoua l*églda da la Franes 

at dana la «adra da son génia*" (8) 

(7) B.P.AUPIÂIS, ProTineial das Miaalona afrieainaa da 
Ljren, jll id » • p. 59 

(t?) Jacquaa iKULKESSE t "La vrai a aolutian t l'éeola*. 



apn«»o 4vd ajraiiadxa ijp̂ip •^9f fat «An^Ji^aj jogfgag (IT 

V» «nid «ip «««fa» aap ^fnpoad ^aeaafoaa awaf xvnpT^fpuT t7 

(lt) *T<l|fy' %* X93uvi%f %9» tni aea au?i|a«« «| 

•fVttojc an a|tt»&ap ^uaa iC,0 a«fBaq,'i - «uf^asd ap na a^BvSfj^ 
«>af,p aaf«H xa« ^|«; sa ^aoa %» afvjia» ^^laa^av^p avd %tie,it 

*IT 'a»|t<>'' jcnaf ^ 99^JLS adajn^ ua ^«a«8a|^uf«« aa a^namaa 

-jdAnoS t ^uapfaaoïi aaxiaa ^ '•••i^fnfjid ta%Tp '«^^ 

•>I^T008 aaa a4«tf«»a xi *anb9^>tiiX ^ «^inana aaavd joi|9Bag 

«•••q,X 1.nô^ji«d aabf^«jd va taAT^oau» %u» •dsajtf np «aj^naai 

•ax »nQ% «p i»%fX*'.^tl %* •>Tlja<>d **l ^aaaiaab|;favd 4ax9 

«•^a «p ^anaad aaq«x*<^ *l *P «viH^tX* •! f«axq«9«A^j[ a«« aajt^ 

%afUf?!> aap a«d âX8'>̂*'̂<>d 9̂* •Xl*n^T'>T^* aaaaofwffjd aan jtaa 

ayavq ^aa jaq» np y^fae^na.x *(0l) «««T^afae »x %• •« 

***^tT *P pjeaoViX '^•uasd, a^^a^ «X *1<1<>V ffVAwa^ •\ f(9) 

••%fîi|«T^«a ^aoa A M99|B>IP ««P fxiq«saoda»4 ap *a|«aA 

j|i%4a(iit aaiYnnq %aaBi»x*TP<xo">fauiasaq ••XM ^auuoaaad 

«X *V BBf«aaq 88'-{ 4 aanbi^ix*^*^!*** >a«^1.B^a aai ***aab|v 

-«Xa 9%favpfXoB «x »l 'anaaviX^^^vf^d aax^<x*o 

«jtnaxvA ^a aanbfveao aaaaoj xnv aex^«d|0{^4«d *«»a;|^f8av «ap 

a^X09 *anaf^q^oHOff 4 ••IT<»N uofSfx»*' «I t «afdajtna Jina^ 

-aai na anbfx^x* aaa:^a«|X aonaf^ad aaA«|ab «anaf^n^X^aui aax 

^a *|,axTnT*"* 1^^ l*̂t 'BI^ ajax«« *a|q«XT*T*"* i^vauax 

«lae; ^aa (xi)in^ ttOTaaajtdax,x •uuap« ^^ix*vvaaaad «x ^uap 

*4tou aimoq,x XI *aaax«aia;a a^^^ieaa aap a|faxod«,f 

paajtdajt').tt« aai|9aas afo^anea »*n0\tio% uo% an.p 

*aSwaAna,x •tivp aanaxifo ^TP îaa |ab aa aatfH uoxanxx^ 

aatra 'aiiaaadaa un auag «aaiiBaas's*! ap - ani|B apn^x^^v^X 

ap %• — apQ^fiX 'P ^%Tl*Hf>T40,x l*¥l^<> aa^fam ^a anbadj^ 

• l ayaaef^aai).«f xnafn ««x xn^^uapT^^O "*P auex^xaod aa^ 

^nanaxnaa j«x»<̂?̂'Ja Jinod aaJX«nf«YX^'^ ««nbxaab aag 

•a^saavd aap %9 aatuwa^fix *P faadaaa ax 



2̂ <3. 

Il taraintt par BB paB^g^rj^qua da l*ari a^gra» daat il dea-

aa laa earaet^riatiqtiaa ai qu'il oppaaa à l*art aeaidaaial 

•lasaiqaat aa détrineat d« ea darniêr» 

Taat «al* aat dit avaa baattcanp dt iaet, ear Sangker af>t 

»é diploatata» aaia BéaBwaiaa avaa uaa parfaita alarté. Voira 

*frèra aoir", r^p«ad*il k aaa aanfr^raa, B*a nul baaoia d'uB* 
aaia aaeourabla paar "l'aidar à r^aliaar son aacanaioB*« ai 

pour Sire initié "à iontas laa seianaes ai k taua laa aria*» 

ni a$n« pavr aoe^dar k "un aiaiix^ttra phyaiqua» aoeial et 
•aral", car laa aaei^téa er^^as par la noir valant bian eal-

laa qaa l'Oaeiâeai iiaai à lai inpoaar ai il y ironva aon 

^paaavisaaaani. 

Saaghar aia ainai l'état de "d^gradaiiaa iBialleatttalla, 

da d^praTaiion aarala" dans laquai !• R.P.Aupiaia pr^iandali 

treuvar laa papulatiena afriaaiBaa* ai il forea la laotaur 

k aa paaer daa quaatiena. Qui aroira «a affat? Saaghar, da 

raaa aolra, «artas, nui» iatallaeiual ealilT^ at qui parla 

d*un eentiaaBi qu'il eonnaii bian. Oa la niaaiennaira, dent 

la sine<^rli4 ai la bonne foi aa pauTont 8ira taiaea aa doaiaT 

Ca daraiar oapaadaai a*aurait«>il paa éiandn httiTamaai à teno 

ta l*Afriqna fraaçaiaa la «ada d'axietanae da qaalqttaa tri-

baa pariieulièraaaat AiiardtfaaT A nalaa qu*il ne •auilla 

anriout parler daa eaairaa nrbaiaa d4iribalia<a ou daa ni* 

lieux eStiars, ir^a marquée par la coataet daa proMiera ni'-

griera blaaea? Saaghar» d« aaa eSi^, glalrallaa auaai ai 

eencltti «'a l'baraaaiauaa at paaifiqua organisntioa dea elvl» 

liaaiiana aondaaaiaaa à celle de tentée lea aoei^t^a noirea* 

8*il aa pouvait prévoir l*aetuelle d^cédeaee de eertaiaea 

tribua du eeatre de l'Afrique* du aoiaa a*igaarait-11 paa 

leis pratiques barbarea - aaerifieea htinaiB», terturaa, pol-

aaaa d'épreuve -» dont ttaaieai, k l'arrivée dea bleacot dea 

peuplée par allleura trèa bien argaaie^a eaataa le Dahonejrl 

Quai qu'il en aoit, un tel eeeai faiaait r<fleohirt 



K o . 

• 

La mtaa ann^a» tion Daaaa publiait "Retour da Guya

ne". Chargé par le Mnaée d'Ethnographie de Paria (13) d'une 

aiaaion dana aen paye natal, il en rerient evec un rapport 

d^taill^ où il s'attache surtout à d^aoïahrer les plaies so~ 

aialea dnea à la eoloniaati on. Et avant tout la BaKdietion 

du bagne, qui diehonore tout Gujranais à l'étranger (14) et 

qui eorranpt la soeiété dana le paya aSaa. Daaaa noua apprend, 

en effet, que les bagnards eurepéena, loin d'Stre éeartéa d« 

la Tie eoeiale, ont aur elle fine profonde influenee. lia 

sont utilisés comne aain d'oeuvre daaeatique par lea fone-

tionnairea, ou, en eaa de beaoin, eaaaa techniciens : aaçona» 

at'eaniciena, chauffeurs, scribes, infirraiera... B'autra part, 

apris sa libération, le bagnard doit deneurer en Guyane une 

période identique k aon teapa de détention t "il ragabonde, 
terroriae, viole nos enfanta, iaplante aaa aaeura dana la 

aeeiété, l'avilit, la oorrom t, la déprave d'inatinct"(l8)• 

A «auaa du aoabre élevé de vais et de eriaaa, laa habitants 

vivent daaa une perp'tuelle insécurité. Tanas s'élève contra 

le liroit que s'arroge la France de pourrir une colonie en la 

réduisant K l'état de "dépotoir" au profit da aa propre san

té publique. 

tfais il ne s'arrtte paa IK. Outre le présence des ba-

gA.ai,*âa et ses déplorablea eonaéquenees, il dénonce l'état la-

aentable dana lequel est laissé le psya aux points de vue de 

l'hjgi^ne et de 1'infra-structnre t abaenea de routca et da 

voies ferrées, défaut d'industries et d'exploitation du aol 

et du sons-sel pourtant riches. La colonisation ne a'y jua-

13) Actuellement "Musée de l'Hoaaa" 
14) Damas fut personnelleaent victiae de aoqueriea blea-

cantea k ce aujet. Voir notre page ^HX 
(18) L.DAMAS I "Hetour de Guyane", p.52 



tifi* done uimm pas par aea argusant affioial i la miaa as 

iralour d'un pnys Tiarge pour 1« plus ^rand biaa da la ••uni*' 

saai^ hanalBO* Par eontre, «lia iaplania un ardra aoeial "ri* 

e l i f d'nna part par la peuToir exorbitant lalao^ an 6ouTar«> 

Bear, da praKBlgBar daa "déerata dont l'aotloa oana coairtla 

at a».BS liaita paui attaladra l*^tat daa paraaBaea, l«a 

draita paliilquaa» la praprilil"(18){ d'aaira part par la 

raeia»a daa fOBotlennairea at aalona bl^naa et la otratifl* 

oatlen daa elasaaa seaialaa dasa la papnlatieB noire et BI^** 

tissa* Lea petits boorfeoie* dit Pasaa» B« Jurent que par la 

Franee de 1786, a'affttblant de tana les ridienlea de l'asai* 

«ilation et pfitissoBt de l*4d»eatlen françalae, "inatrvnent 

de deaiBatiaB aourBoia, Mais aertaiR,* (17). Ils d<lâaifnaÉt 

la fliasse rurale dent ils sont pemrtaat issus, alors qu'elle 

est la aeule k eonaerver une enlturc authentique et un folk

lore riahe de tradltiona afrieainea (1B), Le aeul terrain d* 

eatente «ntre lea elasses soeialea Indlgônea est la religion 

CaMBe en Hafti, tout le aonde pratique un eatholieiame qui 

a*a pu résorber las eroyanees vaudeues et s*aaeoBode bon gr^ 

«al gr4 da leura résidus } superstitions, ft^tiokisms, soreel 

lerie. Mais ee faateur d'unité eat lui-aS«a aeaaeé par un 

elarg^ofonetionnaire, inféodé au gauTorBoatent français. Ca 

deraier eonaidc'ra d'ailleurs *^atour de Guyane* easma na 

paaphlct et eela Talu beaueoap d*ennuie St soa auteur! 

• 
• • 

(16) ibid.. p.36 

(it) Danaa troura ee folklore tellaaeai latéreasant qu'il 
ea traduisit lul-«t?ae lee plue jolis eontes et les 
publia sous le titre de **Veill<?es Noires*. Paris, 
Stock, 1043. 

(11) L. DAMAS I "Retour de Guyane*, e.e.. p.«7 



fa«n« ^uo «nov «aupawnuHsqvH a»Bb»«f» %» JcatiK I^*d[ 
aal) faucri 'aapaaap a^ 'deid annoTiViP in^ao %9 •dnoxt 
't^s ^j]U^ «'j.âjcfp aej^aiiij «x soap ^|«uu«a0ji jtoqtuas 

•O08X *»l**-9f «J»*»! t H0H9H3S *S*1 (OZ) 

->è"te6' "^f "JÏaiiini5i"'fa« » MZ9%v9xd xnap aap i,a«ifiia(f 

•«•^ixinap «x '^''^v *9fU %m9 T«ufv *** ae|^«4jttt^3 aai^fxnap »x 

•p tafou «xan^saxiaiittf,p a4E(i«av «fvîJiaa aa aaA« ^ov^ao» «a 

l^if 'nof^vdnoaOii ^avpaad *anb aoof^fpnea «a» «uvp 

••f4^-aap-af««Jtan-^of«g tt no vf>*l Jta{>juns a« ji:ajt),Booaaa as 

a«d sjcaaÇna^ ^uaaafujj \nù *sajct^a axan^aaix<*^uT Jcnad 

avfaai «p *40i|9iias ^fasp *^|:^ad ^«a 9^X9^ f«a«iaxx»<>n>«{if« 

ax 1̂* «4«p««n«aia(i«1l ai|a«lX»n «X '9av«l*q ^v*H ''*'îM 

*ii«fX*<>Tl '-̂tni-̂V l»"«n •l»TtT»«» •»«»TP«1'!i' «ÏJïWf 
H %aa4dAf4Jl« «ottU ICal •*Œa|»8a|j0« ^ê9U9jf<x aai 

"^HT'^'IN '«^ sfafjtd a^fttJi aai •auafSfavd jinaxna» ap sxaa% 

-aaxx*^n|: sax fv^ad nasAnact ^f^daa un ^fff ^nafv^ja 9^9999 

a4«ax %* aaxaf^av aanaf *aanbip^jX^d^afasa a^>|A|$a« a4ii«x 

'99*j9Zf%i^jt sajiAnaa a4n*x 4«d ^no^ans aji^jauuaa %j9i -^nafaa 

aa M if 00 1>B«Yptt%';i ap a4Bai^«ja(|«x laa «af «nb aaffi 

•ai^lX 

-naf^jtad ai|ayf avn a«BTaa«,a unavqa i;e aaijfp^ «n %99 aat^w 

aaaaiaaooa axiaAuua »x "T*)t 'sawd aaqa a^uaa^ad ^namaxaty 

%99 aax«<'^>»oa« aanivaya^v aajin̂X>̂<̂ **P uot^aai^oivA «x %* 

*J^9^9u9i^ sai{a a>aaa<i« a4^|,p Qfoi %u99 ^uapiaaoïi «p anbi^fjt» 

«X Q*|^«Xf<*l**V| l *P sBjaJc ai «aanaxwA aa^dead aas ap 

aatiaaaf«tiaaai»a «x %9 j^afoexoa ifen np vai^aa^xilX «X t 

••fai an ajcpuia^^a xnod axx**<u<>*<>*<̂ aji^xaa» aan,p ttiiaaqa a«d 

9iC«x<I"^ *%U9X9A£i9iî is%n9 un (fX) •««•a joifluaf; ap av^** 

aax 9x%u> *^aaxAap ,apn>fjiSjpB, wx ananas >fOA ao 
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En 1940| la guerre lelate. Damas se retire dans sa 

tour d'iToire et cesse, pendant cinq années, toute acti» 

Tité officielle. Un grand amour en est la cause, et le 

trop grand succès rem orté aux colonies par son recueil 

"Pigments" l'oblige à la prudence (2l), Senghor est rap

pelé et emmené en captivité dha le début de la guerre* 

Quant à Césairoi rentré k la Martinique quelques mois 

avant les hostilités, il y fonde la rente "Tropiques" 

qui répandra dans ce pays les idées nouvelles* 

(21) L.DAMAS I "PIgments". Paris, Guy Lévy Mano, 1037. 
Cfr notre page 157. 
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h M C A B A B 

X a o l « a « B t i t t i a l l a e t n e l -

tm M i a s i a n da "Trapiquaa* t 
-> à l a M a r t i B i q a a 
— d e v a n t l a a o n d a a a g n a r r a * 

Aadré Braton, arrivé à la Marti-

Biq«a aa 1941, pnaaa d*«bard aa* aasaina aa aaap da aaa«-
aaatratiaa du Laaarat» aa rada d a Fart-da-Fraaea• V a i e i aca* 

•aat il d é c r i t aaa a a a t i a a a t s at aa déaouvarta d e la ravaa 

*hihiri aa b a u t d^uaa aanaina, a v a e q u a l l a a v i d i t é aa a* 

^taia -Ja paa jaté daaa l a a r a a a , ea q a t t a d a t o u t aa qa*all* 
p a a v a i a a t m * a f f r i r da J a a a i a p a r ç a , 1 * é b l a a i a a a m a a t d a a a a r » 

a h é a » las e o l i b r i a d a a a laa vais, laa fanaaa qaa F a a l E l a a r d 

a a r a t o a r d*nn v e y a g a a n t a a r d u a o n d o , « ' a v a i t ditaa p l u a 

b a l l a a qaa p R r t a a t a i l l a a r a . 

BiaatSt p a u r t a a t u a a épava aa préeiaait, «aançait d*aa— 

aapar K a a u T A a u t a n t la ahaBp i aatta v i l l a allaoBtaa a a ta» 

aait k r i a a , a l l a a a s i b l a i i privéa d a oaa arfaaaa aaaaatiala* 



L« e«va«rce» tout «n Tltrines, prenait un earaatcre th^ori*» 

que, inqnit'taai* L* ••vranant ^tait an paa plaa lent qn*il 

n*eut fallu, le brait trop alair aaaaa \ traTera l«a ehoaes 

<«kaa4aa. Paaa l*air fin le tinteaeat «oatiaUf leiatala d*aa* 

oloche d'alarne. 

C*eat dana eea eonditien» qa*il a'adTiat, an haaard de 1* 

aohat d*un rabaa pour aa fille* de fenilletcr une publiée» 

tien expeaie daaa la aareerie. Sena une pr^aentation dea plua 

aadeatea, «*<teit le prealer naa^ra» qai Tenait de paraîtra 

à Fert-de«>Fraaee« d'une rcTa* intitulée "TriapiQuas* » 71 Ta 

aana dire que, aackant juaqu*aii l*an ^tait a l K dapula ua 

aa daaa l'aTiliaaement daa idiea et ayant éprouT^* l'abaeaee 

da teua n^aageaeata qui aaraet^riaalt la réaetiea palieiiret 

à la Martiaique, j*abordaia ae reauail aTee un* extrèae pr4-> 

Tention... 

J* n*ea aras paa aa* yaax t aaia ae qai était dit là» e*é-> 

tait ee qu'il fallait dire, non seulement du aiaaz, aaia du 

plua haut qu*an pftt le dira! Teutoa cea oabr«a friaafaatoa 

aa d^ohiraienti ao diaperaaieat} toua eea nanaonges, toutea 

aoa d<riaiona toabaient fn loquaa x ainai la T O I Z de I*ho»-

ao n*<tait on rion briaée, eouTorto, elle xo rodreatsait i«i 

•OMio l*4pi aiao do la laai^ro. Aia^ C<aairo, c'était le 

aoa de celui qai parlait.*. 

la plein eontraata O T O O ee qui, durant lea aaia pr^eldenta, 

o*étftit pu^li^ •» Franee, et qui portait la aarqao du aaso-

ehiaae quand ee n*4tait paa eelle do la aerTilit^, "Tronignya* 

eontinuait d« oreuaor la route royale. "Noua aoaaoo, proela-

aait C^aaire, do oeax qui diooat NOM à l'oabro** (1) 

Qaaad on ouTre la roTue "Tropicapo*. il oat doac india-

paaaablo de ao rappeler le eadro daaa lequel oea cahiera ao 

(l) Andr< HRETOM t Pr4(faeo au *Cahier d*un retour aa paya 
natal* d*Aia^ Céaaire, a.a. Parue en artiolo dana 
la roTuo «Foatalao*. laria, 1944, B»36, pp.542 ao. 



«••loppaat I «a F.arop«» 1» gaarrat «a franee, la fou-» 

•araamant da Viahy eallabara ai la Uartlaiqaa aat aoua l*ob4— 

«llanea <la aea rapr4aantania. Faa de liberté de pressa ni de 

parele, et las r^fraatairea aeat faeileaaat aie à l*aabret 

«•«ae le raaarqae Aadré i>reton. C^aaire faillit d'ailleara 

ttre Tiatiae de sa veloat^ affira4e d*iad^peadaaee alora qua 

lui-ataa et sa fcraae enaeigaaient au Ijre^e de Fertode»i''raaee« 

La joura^e débatait ea effet par la aalat au drapeaa faeistef 

Sasanna et Aia< C^saire la aaaqaaiaat r(i^gulil^raB«nt. Cela 

•affit pear qne Madame ^in».ir9 fvt r^Toqaëst et aea aari ail

lait anbir la latae sert, quaad aae péiitiea iaatteadae des 

parents parTiai à l'aairal kobert t laa «afanta adoraieat 

lf>ar professeur, nui les initiait à Riabaud et à Mallaraé» 

et aea cearage dereat l*auterit^ otraagîire le paratt d'une 

aur<ol« k laquelle toute leaneaae est oeasible. Sona la proa* 

•ion dea netablea aartii^aaia, l*aairal Robert a*inaliaa t 

C^saire fui *tel/r<". 

la 1941, leraque Cisairo d^oida de fonder une reraot 

loa diffieult^s abeadaieni* La Martiniquet couple de tout 

contnei eureplea, Tivali de ses seules r«ssouroea* Faute de 

liTrea, de roTaea et de journaux français, la Yia intellee-

taelle se ireuTaii aotoiraaent affalbliOf dans aa psys qui 

ae faisait, en ieaps noraal déjà, que refléter les id^es do 

la M<^tropole. Peur aliaeater une r<>vne, il ne fallait deao 

eoapior que oar les talenta du crfl. C*eat pourquoi Ki.ni C4-> 

saire et sa foaae se ehargi^reBi, non ssulenent de Ir rédae» 

tien d*un grand neabre d*artielea, aais aaasl du reeruteat^ni 

des eollaboratenrs, de la eorreetion des ^preuvea, dea ira— 

eiaiiona avee loa iapriaenro ci dos autrea prebl^aea fiaaa» 

oiers, eet'̂ ae eelui da papier, rare et ohor à l*4lpoqao« 

Po pluH, eoano ila tenaient à ee que la rerae aerre de 

oaaal aux idées nouTolles, ils durent lliminer les oellabo-

raieura trop eabeargeoisés et ne trouT^reai aide et audianoo 

qu*aupr%a dee Jeunes de l«>ar tge, que l*on n*aTaii paa ou lo 
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teapa <• rappeler aewa lea arae«« T.n fait, «•«! Beii4 M^nll, 

f«l avait d<Jà participé "Légitime r^fense". leur apporté 
un eoneeure sérieux et régulier* 

Enfin et surtout, il fallut déployer des ruses de Sioux 

pour déjouer la aensnre ceuTernementala t *Tropiones'' sera 

•vppasé ne pas faire de politique, ne s'oeeuper quo de "folk

lore". Mais les auteritéa s*aperçoirent Tito des goraos «ub» 

Tereifa que eharrie la jeune rerue, quoique le tour allusif 

des artielas ait fait illusion quelque teapa. D'autre part« 

les réactions de la bourgeoisie antillaiae, dont le serTi» 

llsao eulturel est direotoMent attaqué, sou^t violentas, et 

11 s*en«uit un sabotage sournois. On ne peut affieiolloHoni 

interdire la roTue, mais, sous la preasion ailaio du gouTorno» 

«ont et par erainte de se «eapromettre, les impriaenrs refu-

aoBt l*ttB apr^a l*autre de l'éditer. Ce msnège prend pour

tant un eertain temps et pendant trois ana la roTue paratt 

bon gré Bal gré et *enaemenee" do ferseata neuToaus lea 

eonaeieneos des leeteurs* 

Car les jeunes lisent "Troptnnee* avoa «.rdeur et de «et-

te génération ont éaergt' depuis des hommes eoBoe Fr.Fanen, 

Edouard Glissant, Joseph Zebel ou Georgaa Despertes, an-

eien éll>Ta de Céaaire, qui, fidèle k l*eaprit de son naî

tre, fonda an 1947, k la Martinique également, la revue *Cf 

raTelle*. Da plus, "Tropiquas" établit daa eontaeta eultu-

rola avec lea paya voisina, aommo Cuba •« la Véaiéauela. Et 

la réputation de Craaire grandit jusqu'au Haïti, •h 11 fut 

invité peur une tournée de cours et de cenférenaes qui du

ra huit aoia. 

• 
• • 

D^a le premier numéro, la revue ae "aitue", avec 

«me eourageuaa lucidité, dana le eadre régional at mondial 



•ajoau» «ax («aoAv; aaîota %uoa ««xvTPttOW •••aa^suoaafa aa^ 

i,*a«voq >a«xiT«A un a«ai«0 aa^ajc aax 9X9U^9» as^ 

• p admaf %n» u *%|9ata Xï»nb ^g^nid JcaAttva «x I-»»» 

,0 ••pvaar ax 4a>fa«j[«<f ap âiaiâ anftf ^aa^u XT t>(»iT« 

• • • 0̂1.atgt«} ^a »xixf%u ajjca% *aiia&w|-a4i»aoa„ 

aap aanapiq ajcd^X a«T<l no *aa8aod aan aa<{ *ant4[a9|| 

un a»tf «aia^ad ap •«ïoj »ajo.; «axxî^ 9P »«T».îii 

•aeufVJÏ? aax aaifa nfa» «x ««z^gu ajua^. 

a^%aa aaa >«atn>»ii|«A %% *>aaa9x<^«t*'< aaaaxifa aanb, 

of^^il^aa aax %9 ^aaxx^^naaaj: aa ajinaxxT* •dT<(<I**oim<ï« 

aax %" '^naaaaaSaad «jnaxXT* aaauaiaa aaf %^ «a^naAiA^ 

aap %ttaA|j§i;» '^Jtos «x aab aan<»Jt|i« anfi ^aen aa^^ 

••mae^iX *V *T'TJ}®*1 ^ aasA^un. 

,t ap addaji a^^^a t awtavqif jivd apaota «p a3«xaponr aa. 

'apnon ax «ina •RHa«[,x ap «of^aapaad a^^aa aajp xnaA af,̂ 

*af«aA «X *uof^e«IX|Ai:3 ap %u%»i «aiafod ap f«i{a,; «^a^iP,, 

%vj9,j «axiTA ap i-ufo; •9U9%%I!LV xnaxiSipajid ax *îaa<iiaxq» 

—«ao« ajTiEVinoya ax 'X^OA «X xnana9,auai9 ^aaiaamdo4^„ 

•«,X f^T af«n *a'vno»t^,!' *9xno?no% %9 aaeaa;^ *ataad inh^ 

•«i»oq,x %**tO afva ap «anaivaq aax T«Ji«d aa|jid« 

axd«»i|. ax 'aaanojtq «x Tat<>«d •«^«•««^ ax *ja$a«,x «t^MAq^ 

apua^ut>,i^ *afav «anbi^iv *adojitt3 *^"^*Htl aaaaxiaM 

^a«iC«4;;a|X •<I|«<>*D *t •'««̂ ajcnaaa aja» aa« îî; •axJtad» 

ar anb aa^^fu «x ap 9^ad,3 «aifiifi^a %9 a^'^.aav ajtjcâa 

{«aîtueis «x aa^favavd, anxd ^.aaxaaA 

•8 fnh xnaa ap a|9aa«]^,X aa^^anoj afva *ito|^uu3Ta^ji «X aav 

•{«a^ua aad "^««puadao "i-Top att ^^Taaofp «i ai).̂aa ap aaua^aaaoa 

«f *aaf«a^::) %Tp ax amiaa ««aia^od ap ^«faa *Ya«,p ^ufo,; «af 

••XI* ^9 %^J*^m * aA.«dpoaxj autt %v9 anbfaf^aaf^ «-X *afoj «x ^ 



"resserre, parmi les eris d*hoiaraes et les hurlements de 

"fsuTSS. Potttant aons ssmaes de eeaiE qui diseai NON à 1* 

"sabre. N O M S savons q«e le saint dn aends d^psad de aons 

*aassl. Qne la terre a beseâa de n'importe lesquels d'ea» 

*tre ses fils* Les plas hnahlss* 

*t*ûabre c a c a o » . . 

* - *Ah! tout l'espoir n*est pas de trop peur rogar» 

dor le sièels on facol* •> 

*ies hoanes bonne Toleat^l feront sa aendo une nou«> 

*Telle lumière. * (2) 

*Tropiguefi* assune ainsi, éh» le départ, la double tfteho 

ds déerire la réalité brutale et de la «sabattre. Optiaisrao 

ém la Jeunesse, dirent les uns, poasiaisrao dipriaant, juc^-

roat les autres* Simple eeurage d'hoaae paurtantl C<'s»lre 

disait alors : tout r« ir^s mal, il est tsaps de mobilissr 

les hommes de lenne rolont^ et de dire "Non"* Vinct ans plus 

tard, ssn appel trouTe un ^ehe inattendu dans la dernière 

piî^ee do loasseo, dont le héros, faee aux arnios de rbineeé» 

roo, s*<^orie t ne capitule pas*t 

"Ce qui était dit Ik, roeonnatt Breton, c'était ee qn* 
11 fallait dire." 

(a) Aimé CISAIRE t 'frlsentatlon" au praéor numéro de "ïro-
j]>i<mei*. «Vril 1941 



Ut . 

C H A P i m XIII. 

F O U S U N A B T 

A U f B K K T i q U K . 

Qtt'est'-'a* qti*itii art personnel T 

Causs da lu st4rilit< i la ra« 
niastaat da 8»i«»flilaie <-

"Trapiqttss" jwgs «t j^artla -

P««r lutter toatra l««rs iaona-

iras, laa aninataura d« *îrfpiauss* dolraiit tronvar das ar

asa BouTsllea* D*Rl>erd| lia enireprenne&t I*invantaira sys» 

tiaatiqita daa all^Baiiona anilllaisaa at ils la peuranivront 

tant au long da l'axistases da la raTUs. Esavita, ils atta

quant la n/dieerit< at l'inpaatiira â« l*art r^gioaal« pss— 

tieha 8aheT4, "refléta iantilas", at, alaultasMaanti pr8-

aest «n art paraonaal qai soit l*azprassiaB Trais ds l*ha»-

aa aartiniquais* 

Fsar eea heaass "qui ont darri^re aux trois aièelaa ds 

fi^sitatioR at qni toujours TinroBt aux aaaisas de la Culture 

lea «afaa Tldaa, n'ayaat jamais rien fait* et qui "«raiaat 



la . 

q«« la enltura «ai ehaaa qui ae paaae da&a la a^aelra** (l)» 

qaa «aurait Stre an art paraaanal T Raa^ M^ail taata d'aa 

daaaar uaa d^fialtlaa i 

*L*art tente â*opér«r la p^aAtratioa at la aaiaie da r^als 

il pread aoa départ daaa daa iK|trasaiona at daa fnacaa nui 

aa foraaat dana netra aanailile toaaliar da noada et qui foat 

aaa Yia atagali^ra. 

L*artiata, qaaad 11 ealtiT» aa dlff^raaoa, aa a*iaala pas» 

aaia, au eontraira, attalat houaaa at ehaaaa par la ahaala 

•éritabla paar, alora, laa axprlaar •^râtablaaant• 

L'arbra a aeafta aa aaada nea par la ^Lnhttrn^ aaia par la 

Aadaaa de lui-atma, par la raeina. Kn l'haouac, laa voiaa da 

la oomutaaiaa an aaada paaaeat auaai par la dadana, a^oaaaai* 

raaaat... 

£i l*oa p<^aètra dana la roalit*' daa hoaaaa at daa cheaaa 

•xaataaaat aaaai profoodé^xant qaa l*ea p<'aètra aa aoi*atna*.. 

Il n*7 a aaa vala d*a«eèa aux r4alit^a aa dahara da la» 

qaalla aa aaaqaa taut. Qai perd eoaaeiaaea da aoi, aa aait 

rlaa« Qaaad aa pread la aatura aaaaa yaida» an aat, lai^Ti— 

tablaaeat, à aol-nSaa, aa preai4ra r«j^alit^. Aa dali; da «al 

at à trarara la n«l, qaaad ea gagaa l*aaiYara de praehe aa 

praahe, «aaa perdra aol, pauasaat aa aaaaa de plaa ea plua 

laia aaa raainaa vlritabler, aa travra a^a réalitia ^ni noua 

anaarraat ^traitaaent et que aoua appelleraaa aelea l*éloi~ 

faaaaat Tillagaoiaaa, r^giaaalaa» aealalaa, att. 

Laa partiealarit/»a, baaaea an grandieaeat a'iaporte» qai 

font Ift via iadividaalla, ne aaat paa daa obataelaa ^ l*«x«> 

praaaion uniTeraelle i ee aaat daa aeaaata qui j a^aant... 

L*art aet axpraaaian da l*«niTarsal par l*expraaaiaa da 

l'haaae iadlTiduel earaeiai daaa aoa exiataaea, aattona TII-» 

lageaiaa* Et 1 *aniT«raalit< aat atteinte non par la aappraa-» 

aian da ae que l*artiat« porte an Ini ie plua particulier» 

•aia par 1 *exi^raaaiea dea partiealar^ t^a dana le laagaga 

adéquat. La laagaga aat la faraa da 1*naiTeraal•.. * (l) 

(1) Raa< MSKIL t "Waiaaanee da notre art*, la *ï»»OT>iauea* B«1. 



U^ail tire «lors le ••aelueloa qui a'iaiiose f peur lira 

daaa lea aendiiiona de er^er nn art nutheatlque, il faat a* 

•agaffar» aa raeenaatire eoi-afae, daaa aa aiiuatien coneriia 

*Feur ar^ar» il faut a*eacagar aaa deaa laa aaéaa de aa 

Tia eoaaapiaallat naia 4«aa le aoura da aa rla r(?ella at da 

la rie r4alla da aa oalleoiiviié. Il faut jouer, ae risquer 

4aaa la coura actuel dea 4Waeaenia« 

Si le eliani ai l*halbliai at l'axiraordlnaira braaaaga 

interne d« notre aolleatlvitl at laa partienlarii<a de naira 

«Tèaaaeat au aanda et 1« Tie originale que noua aaaaaa ai 

qui Boua a^ae, toat cela er4e en noua daa eraintaa et des 

eap4reneea» da» d<>aira «t daa paaaiona, daa aetea et daa rS» 

vea» daa triateaaaa at daa Jr^iast aaiquaa au aaada.». Moua 

avoua un aea apleial h rc>ndra que Juaqu'iei aoaa n'avena pas 

pu faire aortir de noua*.. Bi noua aaua expriisana tout aa«> 

tiers et ai aaua azpria«Ra biaa, aaua auronê axprial, par 

une B<^eaas^ii<^ de nature, plus que noua ataas*.* " (2) 

Il iaralaa aa d^aenatratlaa par ua appel à 1'aaour—propre 

aaiiosal, en Yua de dleli^aahar une reeherehe daaa le aaas 

préeoQis4 1 

*8i Boua ae Toulaas pas lira sealaMaai aps«tata«rs ia 1* 

STantura haaaiaa, ai aoaa arayooa qa*il faut payer de soi 

panr aiapleaeat participer k I*liaB«Blt<' T<^ri t a b l e * B O U S 

SMTons quelle tftobe aoas iaccabe et quelle Toie mhue à sa 

Halisation." (2) 

IfS eoBelaeion de ee professeur de philosophie eondaRBC 

d^finiti'T'^Baai, au noa daa erit^rca ex; as^a ei»dessua, les 

«ctiTit^'s elAsaiqnea daa artlataa de aoa paya at annonce aa 

art aouTean, l*art authentique I 

(s) Rsa< UENIl t Ibid. 



"Junqu'iei e«ax qui ont parlé ae a* aaat paa axpria^ et 

aaax qui ATalaat qaalqaa ahaaa à dire ae aeat trnuréb aana 

•aix* C*aat par une eotiToraion totale «ta aatra attitude eathé-

tiqua que aaaa paurrena paaaar da In coaeaption fornella da 

Botre art \ eat art aSaa. Il a'aat paa qu«>8tioB d'aaélierer 

l*art eoadaaatt* Aa lierer le naurais, e*eat agsravar la aal* 

Il faut apurer un ehaneea«nt da qualité. C*eat lai que aaaa 

aanon^ans* " (3) 

• 
• • 

*^rapiquey*' afflraa qu'aae daa aaaaas priaaipalaa 

da la atérilité artiatiqaa aartiaiquaiaa aa trouve daaa 1*«-

liéaation qui réaalte dea rapparta aaeiaaz (4), La rerae a* 

attaqua paa aaniaéneat la coloniaation, naia elle a'ea pread 

aax Martiaiqaaia qui l*ont aiga«^e «a ae laiaaaat eatièreaent 

aaaiatlar. Sasaaae Céaaira «xplique le preaeaaua hiatariqaa 

da eetta *paeudeaarphaae** Lea erdaanaaeea at l*attitada dea 

eoloaa interdiaaiont da eeat Kaaièrea aux aaelaTaa aeira de 

aa «oaparer aux blnnaa i iaterdietiea de porter los aiaiea 

TSteneatai de pratiquer d*autrea m tiera qn*afrieolea ou do-

aeatiqaaa» ete... Par réaetieut le but esaantlel de l'homme 

de couleur fat de raaaeabler autaat que poaaibla à aea aaî» 

tr(^a* Paaa la aaaura a& la eoadition d*eael«Te ^tait liée 

à aae différeaeiation de l*aaclava et du «attra, le aalr 

liera, lai, llbert- et reaaaablaaee. Aaaai, aprla l*4aaaai-> 

potion de lii4H, lea quelqaoa aaelaTaa qui aa airaieat la poa» 

aibilit catraprireat uae eourae à 1^aaaiailation, par tova 

lea aoyoaa t argent, <'tude9, nllinneoa, intriguée*. • 

"ArriYiaae* Latte rapetiaaéa à la meaura do la bourgeoi» 

(3) »eal MENIl. t ibid. 
(4) All^aatioa déjà déaoReéo, aeno l*«Toaa TU, daaa *l'é^:l~ 



• Foir* «ux TABit^a** aiaat Snaasa» C^aair* r4BBB«->t-«lle 

«•ite époqma. lr*ié<al du Martiniquais fut de deTenir un petit 

^oBrgeeia aenblable au Français et 11 oublia les donniea eo-

laBiales, psyeholofiques et raeiales, qui le eonditionaaient 

aialgré l«i« 

La pauTretl <• la production tirtlatique et intelleetuel-

le des Antilles provient de eette al /nation fondAisientitle t 

*I*c .^artinlqvaia a lakou^, parée que eonnalseant sa na

ture profonde, il eaaayo do vivre «ne vie «lUi ne lui est paa 

propre* fiigaateaqve pIilBaaàae de nensonge eolleotit... Pas 

un UtirtiBiquals /voln< ae voudra reeonnaftre qu*il ne fait 

q«*ittitor« tant sa situation aetuelle lui paraît Batnrolle« 

spontanée, a^e do ses plus légitimes aspirations. lit oe fai

sant il sera slael^ro* Il ne sait pas véritablement qu'il iai» 

iaaoro sa vt^ritable nature qui B*ea existe paa aoiaa*(&) 

Et Suaanne Céaaire appelle une priée de ooneoieaao nouvel

le, *ce formidable aakaa d*<aerglo» diverses jusqu'ici enfer

mées en nous-mlmes"| elle r^elaae "la mobilisation de tontes 

loa forées vivea ia41éos aur «etto terre", afin do *les em

ployer daaa leur pllnitude, saas déviatioa et aasa falaifi-

eation.o (s) 

Si S, C^tsaire sa donne la eine d'expliquer patieraaeai 

aotte aliénation soaialo, Reaé Méail, lui, la d-nenee en 

terme» hautains et vangeura, il n'expliqua rien, il carâea-

tura et aea hamaar aaaaaaine I 

*Vaiei que s'avaaaa, aauteleux, l'homme le plue *rluaai" 

de la région t le petit-b urgeoia aatillais. Hisible ren-

aoatra... Sourires, saints, ri^eeptione, paroles, taaeta, pa— 

radaa, diaeours, saints, diseussiens, conf^reaees, bravades. 

(6) Suaanne CESAIBF i • ,vsyAoÛ "» /Uark̂ î̂ ûrs v 
la -ISMijimai" >^^ril 1942. 



la. 

sourires» Titesieats• •. 

Sftlttts... Salut» oabre polie ! 

Mais k quand la saison des hoamea ? * (6) 

On bien il perd patienae et inaulte t 

" Voua qne n'habitèrent jamais ni nne grande pensée 
ni une forte passion, TOUB nui Jaraaia ne Toua Stes 
engages d^ns une aventure dont T O U S deviea sortir 
grandis, vous qui Ites ^galeaent ineapables d*nn 
grand courage et d'une grande Itahetl, voua {tortas 
au front une suirçva fnttHrot.. Il voua Kianr.ua Is 
ressort... Voue n'aves pas de earaotc're... 

Vaua qttti n*avea pas foi en voua. Voua qui vous pre* 
nés invariablement en dessous «le l*hoaae puisque 
T O U S dites "Ce n'est pas taal pour un iartinlquai»" 
quand l'un de voa eong^n^rea earupe un posté, eu» 
balterne... Le petit bourg«v_oiB aartlniquaia ne 
peut pas faire un ronaa peur la raison bien siatpls 
^l^'^l tfft un personnage de roman. 

Une littérature »e forme. (Qu'elle voua plaise ou 
non, voilà ee «lont nous ne noua aoueiona pas. Cons« 
tatant ee que voua Stea, eemme par une savante pro« 
Jeetion gé«a<Hriqae, nous ftrons profiler sur l'é
cran earafbe ce que voua n'Stes exnetement paa. La 
poésie aartiniquaise sera virile. " (S) 

Le po^te dira la mtme ekeae en terass plus symboliques s 

" 0 terra de ciMaise dénule 
Terre grasss gorgés d'eau lourde 
Votre jour est un ehian qui jappe apr&s une ««bra* 

(î) 

«•8, avril 1942 
(7) Al«^ CESAIBE t ^o^ae »Le Grand j'-idi*. c^ana *Le8 Araaf 

«iraculenseal Farla, NRF Gallimfird, 1946, p.80 

http://Kianr.ua


Mttis qui nm Toii qit« 1« dlnlgrament de eeit« 

«i^té altéaée n*eet ai rlolent q«a parae que lea aniriatetira 

'llSILlSMÈM.' «ont doalourenaea ent Jagaa et partie» T 

C*eat en eax-nlaaa qu*ila trouveat l'aliénation qu*ila 

«aabattent; ils y participent par l*édu«ation raça»» par 

la» attachée faailialea•.• 

D*aatrc part, leur eondaranation ne peut Itre a«;aa appel* 

lia ae révoltent et aeeouent la» liena aaeien»» aais «e fai-> 

8«Bt, ila blesaant l<;ar» parent», lettr» a»i», laura oollè» 
t««». C*a»t ponrrtnol, tonjour», lenrs critique» ataeii la» 

pin» viYe» a'aoceapagnent d'appel, de prière : ila d^tiaa-

Beat une v ritë <?B^lla «ouhaitaat partager, et il» »ont eon* 

•aiaona qu'alla est tranaaiaaibla. Presqn» ehaque article 

paléniqua contient une nota d*e»poir t 

*î«eta la fraction de» horaaea ainaa d« volentë, du neia» 

de *bonnc relonté", dont a««» vaulana encore attendra quel

que ehoae.** (8) 

Ou bien des qoeetlona juatif1eatrieee : 

"PouTiona-noua d^.eeantent venir au rrndex-Tou» de l*art 

aT»c, en neina, le» erteea arapruntc^es d'nna po<'aia amprun» 

t^a ? Periona-Boua evoir le frant d'aprorter da» eapia» daat 

le» iitad^lae noua dénonceraient ? * (t) 

Il arriT* atae au pe^ta da ehaater deasam^nt pour appri* 

•oi»»r ••» fr^rc» ignorant» tiraor^a; il r«'alaa« leur cou* 

fiance; il ee fait leur guida patient et elairreyant t 

* f't aaa doigta earaaaent le corda de TO» doigta 
To» daigt» de aul de foaet^ 
raa doigta de t'olx baaae 
•oa doigta d* ainai«>8oi t«»il 
Toa doigt» d'Atlantide effondré» 

Cependant - abt la coupure f<'tida du ruiaaeaa 
preetitué - un eri, la aina, a'él^Ta, vlalant 
tautea lea gorgea taraudéea t 



•qni cui-il T Qui «Rt-il ?" 
(iui J« sula T «faisandas qni Ja sttia* 
La lagune qni fait presaentir la tièdanr dernlJbra 

da aon alaSTe; l*harbe fella qni fait ardplter 
•t elaironnar la aennaria da» graBin^aa•.. 

Coeura d'argant, eeaurs d*arganty d*Krg«nt »at, B( 
aatandaa-Tona paa aaa aabre lor^a dana la nid 
iampStnanx da l*ar J«una T 

Allana, k mon oreille « quand aur la routa da ja
dis la dernier ehaval B*^nfen«ara dans l*onest 
fangeux, gle^iulara uns Inaur ^trnnga s le ciall 
le ciel tendre et jaune, le eial noureau-ni^-, 
le eiel <!U*il fullait contre lea balles at laa 
arachata euirasser d*xtn sourire iap4adtrabla.*(lo) 

Sous la euirssaa da l*iiUMour at da l*ol)8«ura apparanee, 

C^saira annonea le olel Jeûna de l'espoir, le eiel aouTeau» 

né de la liberté. 

(lo) A. CKSAIRE S *y.n, rupture «ar laorta". p*^aa ia 
*Tropi<!uea*'. n*3, oetabra 1941, p,78 



CnAPITHE XIV. 

L I S A R U B 8 . 

LA RECONNAISSANCE 

L* AFRIQUE 

RaTAloriaatlon de» originaa afri» 
«aiaaa — 

Apprafandiaaenant rie aei-udrae •> 

fi l**rt mariiBiquaia aat aana par» 

aannalit^, partant aana valaur, il a'agit dona da ratronvar« 

att dalà daa alt«ratlana» lea Traiaa r^alit^a. La plua ^TI-

denta est ealla da la raea! I*a paupla martiniquaia aat aa» 

acntiallanaai aaaipoatf da noira, plua eu maina a^tia»<a par 

troia alèeloa de eeloniantion. C*«at ana daa praaièraa ra* 

eonnai aaaneaa qu'allait aeeoajlir "^ropi > ttaa** s *I1 <^talt 

«Ba foie un haame noir, Accroché k la tarra noira* 

Four y parvenir, le principal argutaant brandi aat la rm» 

Taloriaatien daa eulturaa afriaainaa t l*Antillaia aat aair 

at la noir fut aaelava. :̂ ala il na l'a paa toujaura été t 

la nJkgra fat iaipart^ d'Afrlqna, qui a eonnti de brillantea 



lu . 

el-rilisatioBS* C« rt^isonn«m«nt transparatt en flllgraaa aaaa 

laa laaga «rtlelaa aensaerfa & L^a Frabaniua, dont on aaaara 

d*abard l*aatarité i *Vaiai an hoeuia q«i aait, hiatarien, 

areh^ologne, «thnologue; ea n*eat paa aaaaa dira % pokta**(l) 

lit eat haaiaa da aalanaa décauvre que "l*id<a dn pragr^a con

tinu, eh^ra au XIXa alèela, rai siontrait la civiliaatian pro<-> 

graaaant aur une ligna nnlqua da.uia la barbarie priaitlva 

jua(|u'à la haute eultura maderna, ^^tait una idéa fAuaaa* (2). 

Qua la thii^arie da la raîdeuma, farea abatralta qui eréa laa 

aiTillaatiana un pau au haaard dana I*aapaaa at dana la taspa, 

aait exaata au non» pau laparta { L'aaaantial aat î ua l*id<a 

trèa eanartMa da la auprlatatia abaelua <'e la eiviliaatien 

eeeléantala aoît atiaa an qaaatlan) qua las eiviliaationa pri-

nitivaa aaiant reraloria^ea, alaux, «agnifi^aa. Et juata^aant 

frab^Biua prand paur axanpla laa eiTiliaationa afriaainca, 

qtt*il a estin^aa h. un peint tal qu*il a*eat vau^ à leur Itu» 
da «t 8*aat "comaa il l'nffirme ltti**nime, crêi una taa afri» 

«aina, daa manj^raa da penaar et de sentir propraaent afri» 

aainaa." (3) 

Vfy «ot-il paa là da quai aauBdaliaar laa aasiaiil^a star* 

tlnlQuola qu^ ne jurent que par l*Biirop«7 Car que d^eouTra 

la aavant, aprèa'da notabreux Tajragaa d * explarati an, dea ab* 

aarTationa â4taill<(ea da daaaina rupaatraa aur tout le eon» 

tiaent afrieain at an Kurepe, daa aanparaiaana entra laa ra» 

ligiana» laa raaaurai lea eoutnaaa, l'habitat» laa outila» 

laa abjeta d'aanga oaurant» abrc la plupart dea peuplée da 

la terra"? (4) C'aat-à-dire deue apr^a dea étudea aérieuaaa 

at doeuaent^eaS II découvre que aatte foraa myat^riauaa da 

la Païdeuma a'aat diTeleppda en Afrique plua lentcaent qu* 

(l) Susanne CT SAIBE t *l &<a Frofegolua ot le nreblfeae dan 
pivilài|iationa*'. in "^ reoi uea. n*l, avri l 1641 

2) ibid. 
3) ibid. 
4) il. là. 



«illenrs, en fi'^'ondatir t aT«« soiaa d* al tarait 00:1» "dannaat 
Balaaaaea «a earteina pointa <!v torritoire afrloain à doa ei 

Tillsat^ona aasai brillantRO qna «ellea èe l'Tnpiro do Gao, 

à UBo époqao oà l*Earoi>e était eonvorto éo terits i«p4a<tra-> 

bloa et do Harleagos*. 

* Dh» aon proaier irojrago en Afrique, on 1004, Freboaiaa 

aiaira 00 r«ato d*aao tr^a aneienno frondeur. Il adtaire "lo« 

foatoa, loa aaal^roa, los aooara... d*uno minutie, d'une di» 

gait4, d'une gr£eo tautoa natnrelloa" et, d^t-il, *Je no eoa 

nala avotm peuple du Nord t|ui ae puisae eoaparor à 00a pri* 

altifa pour l'unité do la «jTili»aiien.* 

S«n *^i»iolt* do Ift clTiliaatlor afrteftiRO* ( e ) oat ua 

Taate effort de synth- ae pour compr^^adre tontoa eea feraea 

tri^a aneionnea de oiTiliantion, <;ui paralaaont Aujourd'hui 

priaitivoa et fig^oa, 1lora qtt*elloa aont tr^a aouvoat, on 

r4Alit<<, doa ayiaboloa d'une eoBiplexit<^ et d'une richesao é-

tonnantea do culturoa grandioaoa q%ê aoaa ignorone.* (6) 

• 
• • 

Loa noira mnrtiniqaaia ae doivent deno point avoir 

honte de leur origiao afrioalno. Au eontrairo, dons la n«a« 

re 0& tioio ai^elea d'eaclavago ot d*oxil lee ont eoapla do 

loura eevreoa, "culturoa grandioaoa que noua ignorona"* il 

oat urgent qu*11a tentent do a*}r r<>plongor* 

"L'Afritjuo no aignifio paa aouloaont pour noua un élargis 

aetaent vera l'ailleura, aaia «usai approfondiasocient de aeua 

ntnea." (?) 

(5) NîîF Gallimard, 1936 (troiai^wo édition). "îropitinea* a 
reproduit in extenao 1' ntroduction do cet ourrago, dont 
aoua RTons eit< pluolenra extraite daa» notre ohapltro 
VIII. 

(e) et (7) î Sux.CESAlRB t ftrt.clt^ 1 "léo yrobrniuo.» . * 



*Appr«fon4i08*m«tit d« a»lM»ii8m« *, Hatoelef xki fait 

<«lia k l*«rtiela âa Haii< M^ail rf^jk eit^ (8) t "l'arbra a 

a««la a« laaada BAH par le dehors, mai a par la raelna" - * 

*0a péaktra dans la r^alit^ das hoBuaaa ai daa ehoaas axas-

tanaiii ausai profant'ënaiit qne l'on p^'akira an aol—mtme* — 

*I1 jr a un» Yoia d*Aer^8 aux r4alltt'a an dahora da laqualla 

•a manqua tout. i>Ql pard conaolaaea da aoi na anii rien". 

Ici aneera le rAieeaaaaani aai «laple s la Martinlqnai•» 

afrleain d'origlna, A pardn aa personnalité aoua l'influença 

•ttrap4(anna. Ponr ae ratronvar Ini—atua» originallaaent, il 

lui faut retrouver 1 *Afritiua-mkreS 

L*Qt!liaation da Frebaniaa par Susanna C^aaira a daa 

Yiaéaa trèa priaiaaa. Ëlla rappelle lea deux foraaa da ci* 

•iliastian qaa le aérant erut dtfaouTrir an Afrinue (&)• 

inaiatant aurtout aur l'angle payeliologiqna t 

- In ctviliaatien ethieplenna. liée à la p;f>f|tt, au cycle 

irégitatlf» «at rtreuee, ajrafiquf» aaaimilatriee i "L'Ethi

opien ne cherche paa & eoeiprendra lea ph^aoaènaat k sniair 

at k dominer lea faite axt4r!eur« \ lui. Il se laiase Tirre, 

d*nne Tie identique k «elle do la plante, confiant dans la 

eontlnuiti' de In Tie t geraer, peuaaer, fleurir, donner des 

fruits et le cycle recommence*" - Conception patriarcale ùP 

la parenté, syabolee v^g^tauz, non-aj^greseiT! ti, partieipa-

tion* * CiTilii«»tien"earaet4ris<o par le sens du r<^ol ot ds 

la sgrstiqao"* 

{h) Kaa^ UYMlh t "Naissance de notre art". art.eit< 

(9) Consulté an aujet de cette conception, Michel LEIRIS 
B O U S répondit «;tte lea throriea de Froheniua <^taiant et 
août encore bien trop vastes tour que lu-, seienee ethno
logique d'aujourd'hui le» adopte ou les réfute, eonaidé-
rant qu'elle n'eat paa aases daeumentéo pour oaer de pa— 
reillea aynthksoa sur une civilisetion encore si mal 
eonnuo• 



- «î^y^lMf^^^ffP h^aitiqyc «mt, l i é » à l'spiaal «t à 

la eontiaSta violante do droit de Ti», "Le iiamite eat aetif, 

caaaeieai daa tait» azt^riaura auxquela il a*appoaa et qa*!! 

lui faut vainara ponr aubaiatar* Il aa a'abandonne paa aux 

«haaea, «ai* B*eftoree <1a lea dasBiner par la force en par daa 

rratlquaa nagiquaa. Il n*a paa la aeaa de la eontinuit^ daa 

S4n4ratien8t eiaia de la Tia indi-vidaella. Anaai aa eenception 

du élan aat-alle aatriaraala. La a^re B*r^ai paa tenue d'Stra 

fidikle à aott aari a*il a«!t vainau. Ella deTieat l*^pauae du 

TalBqiîeur." * Clviliantlon *earaet<$ri«éa par la aena du fait, 

la aagia et la eruaut^ de» rites d*initiatioa*» 

£xeaplaa k l'appui, Saianae Cataire d^Teleppe sftore 1* 

id^a que la Marti&iquaia appartient à la eiTiliaatiaa atbio» 

pianne t 

"Qu*eat<»e«> que le vartiaiquaia fondamentalement, intinasiantt 

uni latéralesaent? L*haaaa<»plenta « Camua alla, abandon au rythàa 

de la Tia tmiTaraella• t'oint d'effort ponr daainer la nature*. 

••• San iadalanea? Celle du W g é t a l ... OpinlStre d'ailleura, 

••a»* aettle la planta aait l'Stre. Ourrea lea yeux •> Vn aa-

faut nattt A nuel dieu la eonfier? Au dieu Arbre. Coaotier 

au Baaaaier, parmi lea raeinaa duquel on enterra le plaeen* 

ta. OttTr<!>8 lea ereillaa ~ Un dee eontea papulairea du folk-
lare «artiaiquaia i l'herbe qui poueee aur la tomba eut la 

vivante ehevelura de la narte, qni pratosta eeatre la mort* 

Toujaura le aSao ayabale i la plante. Sentiaent rif d'une 

eo»tauaanté v5e-«ort. Bref, .fep^iae^t tHhlapien de la vie.''(lo) 

C'(>at par 'O qu'il a méconnu aa vritia nature pour adopter 
le atyle de rie du eolonieateur, eonclut Sua. Claaira, qua 

la Martiniquaie t^eheua k preduire dee eeuvrea ralabloa» 

(10) S«B. CESAIEE t " U o Frebe^iua. art.cit^. 



Opinion eonfim^c par nli autre collaborateur d* '^roplottaa*: 

*i>a plupart Au i{>« a l*aath4tique d« l*haiiia* de eotilaar de la 

Martinique n*eat paa «ili! ique, elle ant européenne. C*«at là 

una attitude d'eaprit czeaaalTe, aar elle 80ua«>ent*nd la re» 

BicMent d'une partie de aoi et le rifaultat en eat, paur usa 

paraonnnliij «inai refeul^af troncjU'a» contredite, une ia— 

puiaaanee & ae «anifeatar aur la plan artiati^ua. L'Afriqua 

•e venget" (il) 

^aia 8*aeii«»il peur autant de renier 1*» port ecciden» 

tal dana aa totalitét l'aa dntaut. Lee ̂ iiartitti<i«fti« aont daa 

K^tia t *Nau* aanmaa à la eraiaé*. Croisse da raaa* et d* 

ealturea** Inutila de nier la profond» influanae d* l'Oaei-

dent t *il aai ^Tideni que toutea nea réaatienn aanaaientaa 

*a»t dr'tarniniea par la aulture européenne t aria, aeieneest 

teekniquaa. Et naua aoaaaa d4aid<Sa à uaer, avec l^ura der

niers parfeatiannaaianta» d* «aa aratea de préeiaiea" (l^)* 

L*£ttrape a fourni à la Alartiniqua daa autlla d'axpraaaian 

4«*il aérait Tain, et d*aillaura iapaBRibla* de refuaar. 

Uaia il a'agit da raiaener cette culture oeeidentaU & aon 

rang exact t un «layaa, aana plua, d'expr mar nuelque ehoaa 

qui n*eBt paa oeaidental i la réalité Martiaiquaiae. Car "il 

c«ule en naa Teinea un aang qui exige d«̂  noua une Altitude 

original* aa face de la Yid*. L'koaia* de couleur <ioit *ré«> 

pandre k la d/naniqua apéalala de aa eaaplexe réalité biolo

gique*, et eeita réalité, pour l'appréhender totaloisant, il 

faut renanter un* dea lignée force de la race Ju^aqu*à 

"cette chose iaoïanaa, l'Afrique", "l'Afrique aux done peé-

tiquea uniques, & la production «rtiatiqva uniqne"t (13) 

Il est 'irldent, d^a Jora, < ua lea «ntillaia ne peuTont 

ae paaaer da "1 *enriahiaaaaent culturel inouï qui doit ré-

(11) Kené H I B U É N » "I.P Problème <le l'art k la Martinique". 
in "tropiqttea", n*3, f rrier I M S , 

(l&) ... Voir page aniVAute ••• 



«ulter pùur (eux) de la compr«^hcu»ion d« fait «fricain*. A 

aette condition aevlement ila panrrent mxprintr "tout ee qua 

(la«r) négritude eonporte d* exi geneea* et, }>ar là, "atteindra 

leur huaanité totale"» L*Afriqu« apportera «inal an ^urtini* 

quiiia d*Al>ord aea titrea de aobleaae, la reatauration de aa 

digaii^f «aauite la piate ovbli^lSe de aon ttre profond, le 

•heaia pa r ae i etrourer lui<»atae* Kafia, elle contient ua 

••pair p*ur l'areair du monde européen lui*mtme, qui, mprhm 

une orlae d*iapfrialisaa ••l«nialiate, aeable en proie à 

"une T^rltable folle puiaaaaee et de doiaiaation qui l>«al«<» 

Terse l*hu«aBit< dana d«a eataatrophea aaaai terrlblea qa« 

l«a guerre* de 1914 et de 1039.flS) 

(12) On Toit iei geraer le «inythe de "1 *Afrique-anppllaieat-
d*fine", dont le ««ado aederae, trop technique, aurait 
besoin. Uythe qi i aara alineat^ plua tard par lea 4>» 
orita d*Alionne Piop) 8«Bghor et tant d*autrea.«* 

(13) Sua. CESAIBE I " ^ o Freb^aiaa.. • * frt,ifl%^. 



B. LA RECONNAISSAUCE 

PS LA RACt « 

ti« *retour à l'Afriqu** n* suffit 

pourtant paa» a*il na a*«ceaKpagBa d*uii« raeennalatanea at 

d'ana auvarture à toua prabl^vaa da toua laa fr^^rea da 

raeai à oaaaancier par las plus proelifla» laa aaira daa Etata» 

t ait. 

Cawi« "JDEAEJLEMJI*» cependant, na peut faire officîalla-

•tant de politique, e'eat la peésie de eaa noira aaériealiia 

qu'elle étudiera, ^iaie qu'en reti aBdra-t<»elle7 t.*ftrt« le 

atylet Bien adr, eiitis surtout le eri! "C'est au eri qu'on 

reconnaît l'hoBjme"* 

* Yaioi erier le poète nègre < 

Noua eriona parai laa gratte-eiel 
Caisme nos aneStres 
«riaient parni las palaiara d'Afrique 

r Car nous sénats seuls 
Et nous sTena peur. 

C'est dire î ne le mattre-seniinsnt du polis 
eat un aantinaat da nalaiae, mieux, d'inta» 
l^ranea. Tatal^ranee du réel paroe que aor-
dide} du nantie parée qa'«neag^{ de la vie 
parée que dltroussie au grand «hanin du so» 
leil. • (14) 

Par le Viaia de eette pagaie, A. C4saira ^traqua la situa-» 

(14) kimi ClêSAiRE : "^|trodU4?ti an,llA-ii9f«j,> «»fr| frff^lTl* 
saine". In Wf^pit,n«g*> ^ ÏJI ^ Juillet i«4l 



(9X) ^•%vj%*9d49 II f*ft!jn« «lUnad: 
• X ^a»An«« fr.b ««iBasaj^ «aaTVHTXd %• «ax'fvawupaoi 
••X «tfa i( «nn JI»X^B^P ^ yt^fiou^J^A va «aaiixdl «i t; 

•a^l^as aa ^ f^PIT'oj a^naaaor^^ a^^aa a^^od ax Bai{a 
anbpx'^x* a|jiap«a«B«8 a),>a« %:.{ *ap«a«ra«0 afva 
*a9mp a«d >Be,a n * f Mad «f««i *«naeap-tt« a«d ^aa 

,« XI 'î»»»»» T»t **<ltF *%»<l Il ••Jt|,»«<i aa ne 
ajît̂fqĵp aa a«d ap^vlai aax as xi *** *T''̂ Jia«x «i* 

Il *** «o-i^M ajin^aaAit anfw «i auttp ftmi 
-»aa stiin *aa3«rB|,p ^nai.vaoA; 'aj^u|»d[ ^aaciaxiuu ^aaA 
as an (Jtiou a^^od ax) '^^luvanq aiq«^uaB«{ a^^aa «a 

•^no(|ap ^aa aaxawJiTis ««p anoa aa 
• Toa «1 ••* aauDJiATl^P *1 f<*o aa.atf aaoj^a ax 
-X*^^> *P •%^in^>aT,a *aavafaaajao8 aaa ap fiu^i<{f %xi 

»X -xna *aab|4|^aiV,X %* *»*^109 aan aaxJIT* 
•-voni T^T®^ *>a9. •inai.Saox «Jfaciaaa^p «ap *aa<;j[>aaj 

auof^anSfpaf aap *aa8aTo8o« sap pjinex P^^l *l >-! m 

t «znvaji 

—anoq a^u«xf'lA|i *<xn>»x ••i^noo ̂aâX*̂)̂̂''' 'TT * aa%aaH«x ** 

ap ^«asaaa aufvsi:jj^taa aaaS^a aa^^ad xnaaAnon sox Bf«K 

•aA«x***tP "ITJ 'dJt^^u »i uo 

*a«q*Xa¥ *axx*<^^*l 9*^» rx«i:̂n4(| »x aaqau«A»jt ap t^uv^ 

•>a« %ao« aafHofnx ana^p ap aaanvnaAyjtd a»x %» l^H^lft ^ti|*s 

•p a|4«^a«x«> «X *9^%^^doxil aap ^a at^u^va aap ^>fxl<l**>*« 1 

jaaaa^a^xa uoa ap 9aiax aa %tLO% aaS^a «x anSadaoaav |a» wfvj 

«X fuaaua'nos «JO,p a^fnaaxq a^x t̂a am^ataj; ap 9fi9S 

(si) «;xn«aajnoq a^nHXï^fA 9p apaaS ax *naa 'axx* 

ou^Xaf-'a »fia9ii;>> «x *ll'^f •<̂1-**» aji^af» «x *B«P 1T*J 

*8axofT* 'indap '{ah |j^aaat!j ax^nad an,p aota«A> anbj^ 

•o^ad «X ^88 XT«v^> u»j% ^uaa ue awaaa \mx9^u 8xp«j:wd ax MVa 

•ax^ava^nosuf ajt^t«aaja^ >4OB ua,p f%jv 

«>jiâj»,X •oi'P oox^aauadaaa * ^JIMUTIX^S ano^aa^ np ««pjcai »^% 

19 9a|ai08« np a^aa^^«,X f'^r^ *8X«n^ l^4xdB»o48<j>a aax ^a aanx<l 

sax aaaAaa^ ^ XTIBI^ *ù 'm^f^l •? ^* aa^afv «x *9 

aa^iaaaad «x aaxXT^o^s* **P ano^n* ax^aaua^a %9 *ax{B»axt^ 

*8^a«|na *sai8«i4j 's^ianaq '^naxTJfP "TIM 'aa^n^T^saad «apaaq 

•vIVA *Baa|««t^n8X'' **V 8aa9XXT^A»a^ '^apipaoa un^ ^ 

•>aii»piiaa aaaa 8i,>aa a^ao^ fapae«i->a«aAna|i( ax suvp afou np vof^ 



C4««lre définit «linsl, «a min« t«mp«, lr> rSl« po^te 

noir, port«»FBrole d« aea p«Qpl«, 'ai R'« p«« )L eheiair poar 

aiatériaux "de l*hoei!<> lu plua tta%l« pertie, la fia* fleur 

da la p«Da^a ou du aaatlmant*, raaia doit "aaaumer a« tatala 

nature" at poindra oToe s4rioax ot paaalen, da façoa à "fai«» 

ro un h^roa du nègro de toua las joura, la algro quotidioa, 

dont touto «BO litt^rataro a peur taioaion do élaiebor le gro»» 

toaquo ou 1 *oxetisae", tout "eoiaise l'orfèvre d'Afrir^uo, <}«i» 

poar aoa plua rarea r<^aa8itaa ne eonnatt «î ue le for ot 1« 

•uiTre.* (16) !>• poète akgro doit done Stro haable, il doit 

auaai Stre fidèle, «aigri les toatationa i "Que d'oecaaioaa 

â« fuir!.*, le» aille iaauea de 1A eiviliaatioa ... qai a* 

appellent la aeienee, In morale, 1« culture**, qui entraînent 

Il *nne capitulation de l*Stro devant le parattro, par peur 

do ooi^atao" (16). 

Tranoparente oat ici l'allueion aux 4eriTAias boargeoio 

ot oeeidentaliaés que "^ropianoa" a coutume de pourfendre» 

Maia cette fois l'attaque n*o«t paa aoulement négative t elle 

indique une voie, aioux, uao «iaaion t s'il a le courage do 

o*aocepter, lui, aa couleur ot aon origine aocialo, de ao 

reconnaître fr^ro do rae« do la naaae a?curable, 8*il prend 

eenacienec qu'il doit reprcaenter ee peuple et vivre aoa pro-

lil^aoa, le poète noir pourra "faire aurgjr un aendo", "re

cueillir une nouvelle aanière <IB aoaffrir, de siourir, en un 

Mot do porter une certaine charge d*hoa«o" (id)» Alora peat-

î^tre fera-t-il ce qui jusqu'ici fat refusé h touto la virtu-

oaiti, h tout le talent éos poètoa 'aliénée* t il réveille

ra loo énorgica O^Ëientairea, les retaorts paycholegiqaoa 

qai poraottront à cotte race neurtrio do ao relever, d'en

treprendre la cenqutto do aa liberté. "Far aa airaclo d'a-

aour", il arrivem "à sagf^ror Jaofju'aux fereoa intisea qai 

coKisandcat le deatia" (l^)* 

(16) A. CK8AXBE t ibtd. 



On voit eosmtBt» k partir d'une «Stude de la littératu» 

re B^gre, C^aalre aa^ne aan leeteur à une vue plna géa^ralet 

le noir aa/rieaia n'est qu'un çyaibele de la raee aeire toute 

entière, rejette, aaaervie» hanililei parée nv» noire* Et le 

pe^te nègre des 1>SA a'eat anthentif^ne nue parée qu'il aeeep— 

te d'expriner les tarée de son penplef sa peésle a'eat Tala» 

ble que daae la Heaare oh. "elle laieier perler une goutte 

de aang*. Il faut âhw lora Itre searé peur ae pas entendre 

l'appel insarit en filigrane t ^erlTalna martiniquais, T O U S 

aaaai voua Itee noirs, votre peuple aussi est asservi et hu

milié, ne fajres plue devant vous«-aiSBes et devant voa respon

sabilités S 



m . 

c. LA BECONNAXSSANCE 

DU FOLKLORS 

Dana un nnufto aaivant, ^îrop^» 

Qttta* aaeantna la pria* d« ecneeianea da eatta r i m l i t i hia» 

torique et raeiale, cette foia par une réflexion directe anr 

la folklore antillais. Sur le «ada lyrique, Uuné Miail et 

Aiad C^aaire axaniaent lea pfilea auteur deaquela craTitnnt 

fablea et contea populftireo t Fala» reur« i>éfaite, iiuae. 

ta fftia at la peur, apr^a dea r^raltea rainea, engendrant 

la ruae, ultiae r^iaultat d'un? clTiliaation iapoaéa par In 

force • 

W»tt(i «itona iei de largaa «xiraita de eette interpréta

tion aoeiale de la litt^ratnra antlllaiaa; 1 *amartume a*y 

•èle à la tendreaaa pour eréer, par endroita, de Téritablea 

pal^aea (17). 

*I1 ^taii «ne fola.** 

"^In'on ne a*attende peint k trouver iel dea ««aaeganlea 
"ou dea métaphyaiquea. Ni tatae l'exprcaaion dea grand** 

"aTanturea aentiraentalea qui aarquant l'haama. La penaéa 

'«•xaa le aeatiaent eat un Inxa* 

*I1 était une foia, une foia de aalhenr, une foia de ai» 

^mî'T9 et de honte, uti hoiasao noir aceroehé à In terre noi» 
*re... 

*(^a'oa le prenne eooae on Ynudra, c*eat un peuple qai a 

*faia. Paa un ronte où ne revienne - viaien de ripailla 

*ou de aaoulrri* - eette ahaaaaion dea ventrea ridea* 
fl 

(17) R.MKNZL et A.CFSAIRE t ^ntraduetion an numéro apéaial 
"^roDione^* conaacré au *.Fo^k^oyf a^rflft^t;^»!»", 

n«4, junviar 1042 
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"B»ir«, •«Bff«r, toujours ineosssancnt ro$rls le aSao rSve. 

*Ne sourions pas à ces "naïvetés*. Sons une forao do pri» 

*ve abord puérile, asia an tout eaa directe, daeument hia-

"toriqua d*vne râleur inestimable* Quand on aura dép'billl 

"toutes lea arehivea, eaapulatf tooa lea doaaiara, fouill4 | r 

"toua lea papiera dea abalitionnistea, e*aat k aes eontes 
"que reviendra eelui qu voudra aaiair, t^laquente et pa» 

"th^tlqua» la grande aiiaire de nos pèraa aaelaTea* 

*£t voilà qui rivale le BéoABiaae aaeret du merveilleux* 

"Quand l*hommo 4eras4 par une aoeiét^ inique eberch* an 

"vain auteur de lui la grand aaeourSf d^eourag^f lapuia— 

"aant, il projette aa aiaira at sa révolta dans un eiel 

da praaeaa* at de dyaaaita* 

"Apr^a le eyele de la fala, le cycle de la peur* la 

"mattri>> et la aaapagnon d'osolavage, le fouet et la dtf-

"latior. C*oat l*4paque e& dea aventurière blanea ou n^-» 

"gréa »e spécialisaient dans la ehasse "aux marrona* (1B) 

"L'époque o& las aaloasaa fauillent ravina et aaatagaaai 

"eelle oîi la délation aasare la liberté aa traître. Aa-

"tant dire le t«apa de la Peur, de la grande T>ur at de 

"1'uaiveraalle auapieion* 

*P'o& l*^tranga at oaraet ristiqae aythelagie du Zombi* 

"Tout aat aaabi* Liaea i rarfies-vous de tout ... eorapre-

"nos que eentre voua eaaapirant l'humanité et l*animali<» 

\é at la nature to te entière* 

"Un tambour* Le grand rire du Vaudou descend dea «or<-

"aaa (lO). Caat'ian au coure dea Bil»elea, de révoltée ain-

*si aurgiea! î iue de vietoirea éphém^raat Maâa «uaai quel-

lea défaitaa! Quelles répressions! Msiaa aoupées, corps 

"éeartelés, gibets, voilà ee qui peuple lea alléea de 1* 

hiatoire ealoniale* Et rien de tout eela n'aurait paaaé 

( D O Voir une définition doe "nlgrea aarrona" page*23^ 
(1Q) Voir une définition dea "aaraaa" page 



"dans le folklore T 

"Et aaintaaant que reste-t~il T La Fain, le Peur, 

lia Défaite* Le grand oireult triangulaire et aea mono-

*tones esealea. Ce qui reste t Colibri» le T&illant eo-

"libri eut bien mort* Son tatabour ne bat plua la eharfa* 

"... Il reate *.. Lapin, lepin le faible, raaia Lapin le 

"umérif le ruaé, le roublard... le iCeheur. AbtTtArdiaae» 

*aeBt dt la raee. Voilà le grand fait. Les «elotiona in* 

"dividuellea reaplacent lea aolutiena de naaae. Les aelu-

"tiona de ruse remplaeent lea solutiona de forée. 

'*<|ue roBte-t-il T Lea pet ta nalina» lea aotueietiz, ceux 

"qui aarent 7 faire. Î f'̂ sormaia l'hunanitë se divise en 

*deux groupes t eeux qui savent et «eux qui ne aavent paa 

"ae débro*iller. Adaiirable résultat de deux siècles da 

*eivili«atioiit 

*I1 4talt tme fois ua ItSKSie noir aerreehl à la tarra 

*aair«... • 

0» aur* renarqu^ le ton ag^reatif. Lea probl^sea so-

cia«x et politiquae sont iei ssulavls presque sans fard t 

«pprasaien, tortures» privation de liberté', misère phyaiqua 

et Moralai e*aat toute la eolonisatien nlse en cause» «* 

est la *«ivi11aation* déaasquée t le nadré» le rnublard» 

voilà le ijrpe d'heanta «siinable qQ*'>nt produit trois sià-

elea d'aeaupaiion eaeideatalt. P^ur survivre» il faut bri

ser aa dJgnité, annihiler aa rc'volte, aoumettre sa eonseies-

ee à 1 * apprentissage du mensonge t tels sont les ; rineipea 

que tout Martiniquais suée avee le lait naternel, qu'il pui-

•e dana lea contes des nourrices, dAna les légendes das 

veill es. Le peuple de la Martinique ««t une *raee abttar— 

die*t 
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Mais l*iat4rli parti aa falklara aatlllata a*aat paa 

iaajoara atiaal a^lgatlf, aar, ai laa eoataa raaaaigBAat la 

Uartlalqaaia a«r laa aliinatiaaa, lia aaat aaaal aonraa da 

eaaaaiaaaaaa paaltiva» 

Oa y ratrottTaf par aa«>«plat 4aa aarriTaaaaa afriaaiaaa t 

rfla daa aoreiera» atitaaarphaaaa 4a diabla» aonioaa éa po« 

•ar daa 4aTlnatiaa» ajnaballaaia aniaial«*« Aataat da aujata 

d U t a d a qaa pr»pû»m "îraplQuaa" afla da rétablir laa liaaa, 

raapaa par l*asll» antre l*Afriqaa at laa Aatillala* 

On j p««t paiaar amaai daa laçana da aoaraffat «a aaprit 

da aaabat at d*li4rafaaai aamwa daaa la eaata da CalibrA« la 

aigra flar at Itbra, k qai Plav aarala to«r à taar diTara 

aalaaas panr l«t ravir aaa ta»»ta«i» ax*bala da aa faraa 

ar<atrlaa* Calibri réaiata à tasa» J«aq«*am Jaur a& tri«at 

fai8aaB«»ara4 (l*£tirap<aa at a« paiaaaaaa taabalq«a)( aaa-

tra qui, platft qaa da a*iaaliBar, Calibri «a bat J«aq«*à 

la «art. •Traaiaaaa» aaaligaa la partes* taajaara aataalla 

da aatta fabla i la panpla nartlalqaala aat aaaara aapabla 

da r<aiataaaa» aoMaa l*aBt 4t< aatrafaia laa a^graa aar» 

raaa (SO)» laa aaalaTaa rivalisa» t«aa aaas da aa raaa qui 

dirait Naa aax «attraa d4taat4a. 

(se) S»graa a a r r a n a m aaalaTaa qui a'aafa/aiaat daa plaa*» 
tatiaaa paar viTra libraa daai laa baia. Oa laar da«-
aait la ahaaaa avaa l*aida da ahiaaa apdalalaaaat 
draaada« Haitrap^lSa, lia dtaiaat atarqaia aa far roaga. 
A la a a a a a d a t # n t a t i T a d * < T a a i a n , la diliaqaaat avait 
l a Jarrat aoapi, k la tr«>iaikaa, 11 <tait «la à aart. 



U N S A R M B M I l A G U L E U f i B l 

liA r O B S Z B i V B B B A L I S f B ! 

Initiation — 

E«B«ontre avee André Brvtttn -

Cireonstaneea politiques -

Instrumsat d* r^relation * 

A la rsehsreha dis ssi<»B<a* » 

VES ps^sis déainrgiqns ~ 

Pour rssonqnérlr sa Traie par-

Bsanallt^, "2J1&£JLS£UL* propos* d:>ne JusnnMoi à l'Antillais 

trois armos i lo *resso«rceiaent* africain - l'originalité 

raelals ~ los leçons dn folklore* Mais il en ezioto une 

qttatrliae, fournie par l*Enrope elle-MSao i le Snrr^alisae* 

Eli* poraottra au polbte n^gre d*op<rer sur Ini^atae et sur 

son peuple les transfornations qnl s'imposent* 

Mens sTons TU, au chapitre IIIf eoanent le Surréalisao 

STait inflnene^ l'iqnipe do *L<ttitla<î  P^^fense*. dont Roni 



«••ttiiiaoai, ut «,»tano«fio >• »ip«|Oj« : aiDnVïf 9?i%9\zy (x) 

(X) M •uoî»»?*» «î^i^Oj 

••XqTOjpofiP ^« mxn%.m£m «p *|Bsn« ftix a{o«»q vn ««d XT^^fWJt 

»nv,a Jin«i,»yjt0 n«y «vt fq«afp a înx a^fod «x ^a«B«03 
4»Xq$«fX f* 9^Tt*f' *8 1*<<T*X0 T* onop •Xl^-'^^o ajn^va «i 

ap T'^l*D '«puea ••pao« «x o«A« «a^l 

,X ue f^«ojannnoo *»«|«x ^9 ^«•••^aoauo» <^|.4ds«,x *P ^a«K 
•»»^a»«ueo *«Bf,x *P uofvyiipt» «^failaoïi 7Poof«^qpv «^^xansaq» 

,X t ttofa^qpv *4iia^aax «a afpuawtfp ^aa aofa^qpv ajcox «^p 
•/Lpx»A9v, «j; ax'ad faafy 

• • •«^«••ll.aoa ax aa«oa anaaqa 8 : 3 . 

•aa^^aXv np fa]fju|,x aaap 

af»«ax axayed ai ̂XT̂-*̂ «aayaa >n9A Xf*»^ ajtaAXun un «ap 

un ï8a,3 «naXaf an 9Z%Jtf ^ •aax*»*!^ ^ *jaxapaat ^ aad UOK 

4a).fat! ax ^9>ax^ aqajiaqa aa *aaataaaaaaj aax ^uajapaa^ 

»aa,x auaa u« *>a«,p ^apqa ua Jiapaa ap anx^ a^apad 

«l *P axx*Tï«**** aof^^aao]; «x 'P^aq^TH *'X|*I*P««a ai^adag 

•>l»fl *•« pa«J!» «X ^Iî«A 
•aapaa « 

ap aqaajid aAf^a^aa^ efaadvoa 'X*'9 aaaaxT* vp ^ 

^ ^oaafnpp^i au «a^oaafp afaaap *ajPTaaxi* • 

•ap aad ^9pqa,x a<jadxa ajiqMa,x *tt*P aanboA:i « 

t |^vaaxx«n *9X*md avaaaxa'i i^aoj 

daa^ XT'-%<>* avaa% 9% !a|ayad af ap afl«}f ***%a«caaa %9 zaa 

•mjxf%9£m aa^uaa aa t aa^y uoa ap JXA aaxd na aa^||X *P ««T* 

-aaaaad ap 9aj2d '^aaora^yoAua *aof^a^aaaax ^sa axaj^od «1, 

t aamaa ax aaoaaa aaa« afav *anaAaj| aa «a t̂aap 

-|a|d ^Çfjf aaayma aaax«aad aai 'éfiyéd ifr iu\éê èfél' 

afin aamaa aaaixvfaang ax Ji9n2Jid «A 'r»! *•••«••T'^o-'i» 

•anbfoqaa^ a^^aa ap ^Çff %aadf9f|.aad 

aaa|^a^a«au| aaufa^aaa anb aaaana 'a:).axx*9''<'<̂* 

aaïaaps ap llid «i inAili rin,p iéT^tfo» «X •»a»»attaj 

••«aiaa - aaqfvag - aajaaao afa% «x ^qanoi^ 1>(t>A« XT *^aaH 

•a^aaafp aufaa *xaaa« ^aasmaa «af^aad -^aananx^of tJ^fn 



*aiiaaiFPI^aub ^f^|aj>4 «I t| a9.vfad «a 4«d i^ao|^ a>^ad af, 

I anb|:i.«« 

-a^nv a4n^|jc»fil ap a^ivjuaTq ««p ^a *%%zdmm ap a^Aaoa^aj 

yfftiA rtv^-x'na» ap uei^an »| ap aaaiv aiaad ti«>K 

(7!) M****|VTjuf aauttfjuoa ex 1{ 'aaasaji^daa 

taxnaa aax ^aaa {«b aaaaajtfdaa aaxx*l xn« *a«f«at aa^ivtjcd 

«X t *aaaaaaap aa^fvaad «x ^ 'aaa^inaad a^>fji^A xm« '«ix^f^ 

-uaaaa p^T»|xd«f8 «x \ %u\9%%9 fnb aBnioi|,x Jt«}<i*iP VT«4^ 

ax 4ad «yuan 'aaenaaAnal «x •non %m *^aaaaf«|p %• %U<*J^MX9 

^(4d«a,x *P f%M^f*^ *l '0*^ auaAv anan anb fej «p uad ax 

^a mnn«XMd aa^au aab 9mwa&9A an |aii(« aaaAnojt^aa «naii,, 

„ • • • BJtaAfan, i ap a^|Dxx a««a naïa^A aua \ 

ajipu|a^^«,p aAf^v^aa^ aan,nb *f%\\^%9% «« aavp afaiva ax ap 

faaaa an,a{» 'y$f«TTlf ^«•«•••îpuvjtf« na|«b %iiad ua,a ax 

«fa *f\i\mf* «X *P a*r*«A|^ a«n a«d ^Ba,« anbfi^yad ^^;:Af^aV|i 

•••aSajinob aaaA« anaa paamb ^vafAaii •\ xi 'X^f* nn\d *%^% 

-nxd na 'x*f JiaaAap ^ pv*> *>f«a^a^a a^aaua *fnb aa ^aa aa 

«>f«ufSawX,! •4{;u<»Aap ax ^9 ajiff,X ««v*» a|«ii *>««3«u ax ^a %s% 

—f,X '«d nott 9,uaaaddO|9 a4T«a|f«w),x %^ f\%X*f* "lu 

• • • a4|«a|f«ai| ^vaKpx'""<** *l •>T>T«>* va,p afsa^ «^t**! •! 'JiaXnd 

—d« &^9 ap aaaaaa a («nap taaa *apoeta n« aap ax ^vaaanoxa 

t anbf^ 

•yad ^%XAF^a«,X xna^nbanf *|,aAfi^oap aauaaaind 

•p «Jina axx* 9nxd *a'̂jiaj; «aaa a>BH|:,x «nxd 'aa^anf ^a auia^ 

•>ii?ax ^aoaaa ••yqaoa'idvjt 8^%ix«jr<i xaap ap a^aeddaa aax 'aXtlii 

iXpjcaAan ap ««bfaaaxa «a^^asa^M «X «ft̂Î*? *aaxap9q^jio anxd 

•af aaaia^aaHyX? auof^au xna aixqnd aaa i^uanwaf^vd ai^iaj XT 

% aan^aa^^^VX *P aanea aap \ ^naxqaaaaaa a«axxv9'<JtA8 *l 4** 

ITOflf *H *P aaxaf^aa aaafvajd aax * « ITTFfTiTxa ••«a 



rémlité, éaas l ' i m a g aaira, «t lirr* à l*h»ran« vaa rémllt4 
•bsalua, une s a r r ^ a l i t t ^ ai l*oa T a v i f o ù , unité priaitira, 

la ré^l at 1 *inaginalre sont aaiaéa du mimt aouffla da T i a * * 

*l»a atvltiplieation ét» a a a d l a o s T a r t a a p a ^ t i q u a a qvi aani 

l a a d<ao«T«rtaa da rtfal, dlpaad ttaictaaaani da l *avdaaa éu 
palte. C « t t « aadaea p a « t l i r a henranaaaaat pari^a par la la-

•a da faad da 1 *atttaaatiaraa payahiqna» laquai, l i T r ^ k aoa 
• a u T a a a n t naturol, a^aa a4aaasair«aent l*aaprit à la racon» 

ira da aaa prapraa rirtualii^a, tai» attaiaiaa, saat par là 
a t a a r ^ a l i a ^ a a . * (3) 

Caa articlaa didaatiquaa, â*aapaet «a pau aeolaira, TI-
a a a t à la foia à introduira la laetaur antillaia aux p a ^ t a a 

aadaraaa, ai à proiaotToir daa meuTananta laeaux parall^laa* 
Ka ataa t a a p a , laa eahiera da *Irapioi^ai^* éditant r^gullàra* 
aant laa paikaaa i'A. C4(aaira, r''nnia plua tard aoua la ti
tra "tfp Afafi ^irfttyjjtlffU*» Caa pagaa aeablaat aarvir d'il-

Ittustration aux artialaa th^eriquaa» alara qu'an fait ca aaat 

plutBt l a a artialaa qui expliquant laa paàaaa, diffiellaa at 
da factura nattaaant aurréaliata* 

• • 

Oa a*a«t ^^tonaé, k ca prapaa» qv'na écrivain eeaaa 
A. Claaira ait adapté auaai tatalaaaat l*4«ritnra aurr^alia-

ta» lui qui ^talt 1 *advaraaira la plua faraueha da l'influ-
aaea eulturalle fraaçaiaa. Oa a coutuaa da aattra an aauaa 
l*lnfluaaaa d*Aadr4 Braten, qua ^^aaira raneantra à la l'iar-
tlaiqua (4)* Il «ai eartaia qua Braiaa a reconnu d*abar#t 

(3) Rend MENIL i ^rt.eit< 
(4) Caaaa la fait, par axeapla, Uadaaa Fllaaa BOUCQUET dana 

"Négritude et paàtea aoira*. aéaoire da lieanea aa Lat-
trea, UniTeraitd Libre iiruxellaa, 1969. 



%jw%SdZ9 lT(ttb t «au*!* «t «̂.tieatid «TA «p aof^d»» 

•nu •Jtni>«Jt̂'̂)II •« a» ^j»uaoa»j IT l̂a •.sanbTtvei «««f 

»«X ^uaj4{2jca>af *fA»if 9nid af ajpao^x *P •aaatia fa^ 

*aaaa*«a|«au«» aa{ <^nanaaaofXT^oq puvaS ««x^I *P I^VTO^ 

nos f ay^aad aufavaq aAii9,| aaa ^ a4|«af3 t4«<iH«a tto^ajtg 

(L) m **%v^Jtno% «X «««P fpa*a»« 
"•fP f̂5̂ **d •u^n >|;«A«,a laqaaA ^uawnji^aitf, x 
^aa,a «^X'^^^P *^ «fjiddaïf anii ao *8^r^ad aap «a^ 
«fod «pavafl sax ^aawyx» fa aantSvi^axp ap ^aa^^aa 

•>aa<f jnh no% np TjTSafT? asaaa «naa y^xi*^^ 
*^ajc8ao3 ax au«p uoi^q^BOTiaxaa a^^ao mx aaq» ^«id 
•«nu ^na|«%<r aaliiax «̂Vf̂ ayaaad a%a« «ax ano^ 

*a4«a anxd na axdaiT" «nx^I np <anb ^faAa8aad«,a «o 

• > * «ao x>aaAJia:^af uea aiqa^fAf 
•»«f ^a aafsaaaa^a aapa<»Jt ap *ap—aip aaî> *x^l<>o' 
l9Ji9vt m^id ax ana aaoava afaa *atib|%,>q^8a nmid af 
ans ^aauaxada «ou *aapaa| ap eaxqvdva aaa/oai «a| 

Buo^ ap «aadafp XTi'̂'̂' adsa^ anfn aa ^a aaiii|aaA««i 
auvp aaTfu» ^mo^ ^9«8iia >«a avHaq an,nb ̂ttâs»i.̂.a 
|nb 'avd %aaUaaa^ aa |a& xaaa ap • „taaDjfl' 

-TlXii «P aadoad ^ ua^-aca ^|p *fa9«d aa» ap ^uasav,! n 

t aaaanxiuf 

^ttfad aao 8|«« 'aakaadfaj^a uoT),vaxnpv «èi^aaaàoi i^na i[ ff 

•aunoq xnap aax aa^ua,nb aaa^aav \ taaaxxiv«P uo^aag 

ap atasSfaaij^) a<| jAaaAnan %na% a|X^« nn Bdiia% ap aad |a aa 

•ad axTOI*"*!^ «0 **Taa**^*1^'I '^l aaaSai ap ^avAV 'a^on xnap 

^uvanp aab ttJtj^mfo %IA aa no^aa^ «auxd aci «(g) aafasys 'V»P 

aaatfaaxvaoeo ex %Jl ae^aag anb %UVAM (g) ^aattaiaéi^'a aaap 
^aaanaad *y(Çf9 aa^six^faaaa ^naœat^^aa 9^*% %U99 jnb * ^VSTiW 

-ImTWf. %• .Tïkin Pii^io «fX^^l^wT •«à*8néïno*a^w éèëJiv, 
••p snadiaufad aaai^ad x«ap tax t aanbfiaa^aiq «aaav^ouoajiia 
aax ^aaaaxdvfa ^«aAno4d ax amaa <an$9fao,x ^uamaunanv %9» 

•a,a XT *T*N '**l^*9f% *P a«STX*f<<J'<^" *T '«^Tnava ^fvanoaaa 



Mais «et »nthonsia««« m***! pas dft aevlaaant aux passas 

surr<falistss ûm ^^aalrst enr, quand i^raton lit la * C f y 

d'un rftour au yaya natal*, enoora in((dit, il déclara i 

Ca pa&aa a*aat ri an aalna qna la plua grand 
•anuBant Ijrriqua da sa taapa ... On y r«e«anaî— 
ira «a BauTaaani aatra taua abondant, eatta azu-
b^ranea dana la jat at la garba, eatta fa«uli4 
d*alartar aana seana do font) an easbla la asada 
4BatioBB«l ju8qu*à la aattre aana daaaua dassoua, 
qui aaraot4riaant la po4sia autbantlqua par op«> 
pesitlea à la fausaa posais. 

La jp«4«ia da C4aair«« comma tauta grand» poé^ 
«la ai tant grand art. Tant au plua haut paint 
yar le pauToir da trananutation qu'alla aat aa 
oaurra at qui «onalata* k partir das aato-'riaux 
laa j'ina d4le«naid^rtfs, parai Issqusls il faat 
•SB!tar laa laldaura at laa aarTitudaa ataas» 
à produira on aait biaa que ea n*ast plus l*er, 
la piarra philaaephal«a aaia bian la libart<."(8) 

Quant à l*iapra«aion que fit ^raton aur ^^aaira* elle 

tsi «rnaibla dès laa nua>^r«a auivants de ''^repiques** Hra» 

ton aat pert4 au piBBcle, abondaaaaat elt^ «t eearaant^, et 

le ««rr^alisaa est prtn^i eeaae aejren aup<rifliur de libération* 

L'adoption de e« aojran proriant par ailleurs 4ga-

leiient dea oiroonstancea politiquea qui «ontraignent les 

Martiniquais k parler à aota ceuTorts* Pe 1641 à 1943, le 

Surrialisae derient la eitadelle de l'esprit de réaiatanee* 

La aajeure partie des "Araee Mlrasulauees* tut ésrite pea» 

dant la guarre, sous la gouTornFiaeBt de Viehj. Il était isH» 

peoaible de critiquer euTerteaent l'ordre ^Habli, aais ia» 

paasibl» a^sai k Césaire è9 taire aon aentiaent exacerbé d' 

(fi) .ibld.. pp.647-»48 



M o . 

iDtftli^rane* à toutes les formes d'oppression et de Itehet^* 

Le Snrr^alisae pernettsit une sorte de l»ngage->oode dans le» 

quel l*épaipe de la rerue pouvait ezpriaor sa rlvolte et son 

eapoir et les transmettre aans trop craindre lea représailles. 

Cette fonae littéraire devenait ainsi un T^hieule lndispeii<» 

sable des idées de l'opposition, le seul adéquat k la situa

tion, ear suffisanment allnsif, voire obseur, pour que les 

autorités et les adversaires n'en saisissent pas isinédiate» 

aient la portée. 

"farati lea puissantes •aehlnes de guerre que le aonde •«•> 

dern* net à notre dis osition .». notr«> andsee a choisi le 

surréalisme qui lui offre actuelleraent les ehanees les pltts 

•très de suee^s.''(&) 

*Pas an Boaent au cours de ees dures années de la deaina» 

ilon de Viehj, 1 M nage de la liberté ne a'est ternie totale— 

•ont i«i, et c'est au snrr^alisne que nous le doTons* Nous 

•eniAes heureuB d'aroir aaintenu cette image aux ]ro«x •tnes 

de ceux qui eroyaient l'avoir rayée k tout javais* Aveugles 
parée qu'ignorants, ils ne la voyaient pas rire, inselente» 

ag^i^resslve, k travers nos pages* Ltehea ensuite, quand ils 
«oaiprirent, apenréa, honteux. 

Ainsi donc loin de eontredire ou d'atténuer, ou de dériver 

notre sentiment révolutionnaire de la vie, le surréaliOM* 

l'épaule. Il aliaente en nous une feree la atlente, entrete

nant sans fin l'araée aasslve des négations." (9) 

Mais le surréaliaae ne aervait pas seuleaent d'instru— 

•ont de réhellion et de propagande contre l'ueoident en géné

ral et le gouveraencnt pro-allemand en partienlier. Il de

vait peraettre égaleaent de eeabattre la bourgeoisie narti— 

(B) Susanne CKSAIRE t "1940 8 le eurréaliaBo et noue", in 
"^ropiflUes*. n*8, octobre 1943 
— Nous avons vu, au chapitre IJI, eea^aent le surré
alisme avait favorisé la révolte des «^eriveias noirs 
contre la sooi«^t4 et les valeurs européennes* Noua 
y renvoyons le leeteur* 



ftifvaia* ft é» rireillmr «a* population a1>tiArdio par do 

trop loBffBoo a&Btfoa d'oaolaTago. 

*0n aait mix noua on aeaaoa iei, à la Uartiaique. Notre 
tâche d'hom»e, la flbolio de l*hiatolro nous l'indiquait rer-

tifinonaeinent i vao aaettlt^ tarée on ses orifinoa, appnylo 

oa aoa pr^acat aur l'Injustice #t 1'hypocriaio, rendao par 

1* aauTaiae eonaeienoe pearettoe de son devenir» doit norale» 

aont, hi atoriquenent, nécoaaairestent, diaparattre. ** (lO) 

Et la pagaie aurréaliato va expreaaéBont ttro eaployée 

peur liquider cotte aociété, O O K H O l'indiquo Ariatide Maugéot 

*L8 Grand Midi* eat un poiae do révolte et de haine. Con

tre la atagnation d'uao vie de noneengea et de pr^jng^a. Coa» 

tre la aottéaoy les lSehet<s« les afcaadonsi 1 *ianoralité d* 

aa aondo avili."(il) 

Ailleurs, <^4saire s'adresse à ses cou, atriotes en ces ter— 

aes t 

• Voua 
0 vous qui V O U S bonehss les oreilles 
C'est h vous, c'est pour vous <iue je parle, pour 

vous qui «^carteloroB demain 
juaqn'aux laraes la paix paissante de vos sourires 
peur vous qui un aatia entasserea dans votre be* 

saee nos mots et prendrem à l'heure où soa* 
aeillent les enfants de la peur 

l'oblique slioala des faites ot dos aoastres.*(lS) 

Ainsi, par*sa shargs de poudre, de déroute, d<» folis, d* 

éblouiasement", la poésis de ^ésairo devient instruaeni de 

eeabat. *-^ei poésie «'gale insarroctien" (IS). {tévelte oontro 

le rati onnal isne oecidontsl! ^^^volto contre le eoloni alisao! 

Aévolte contre la *|>aix paîassate* des Martiniquais! ïïévelto 

foadaaentalo contre "un aondo déchiré par ses propres coatra-

dictions*, le ««ado aaiorae. (li) 

10\ Sua. CtSAiRE : art.ci té» 
11) Aristide MACOKE l * ^ tiA /K^AA /I/^^^H,'-^'^''^^^^ 



* &• défendre da social par la ar^atian f!*una aSaa 
d*inonndaaeanoa, an daça de laquallot & l'intéri* 
©ur de la(5uall« fleurit dana une a<$enrité t»?rribla 
la flaur iaouTa du "Ja"} dipoulllar touta l'axia-
tanea aai<(ri(>lla dana la ailenea at laa haut» faux 
flaaéa da l'hunaur t eanqnf^rir par la r^valta la 
part franche ad aa aaaciter aol-atea, intégral. 

(13) 

4' 
• • 

Ju8q«*iei» Ba»a a*aTlona enTlaagé que la rSla daa-

truetenr du aurr^aliama. Unim éi^k la fin da notre dernière 

eltation laissait antrero r «Tualqua chose da neuf t paéaie 

rivalt(ta na aicBifie paa aeulastant poésie a^fatlvoi aaia ans 

• ia po<^aia cen<|u^raBtaS Elle est une *foree qui au teut<>fait 

au teut-trouT4 de l'existence et de 1*Individu» appose la 

tent-k-f ai re de la yif et de la peraonne»** (13) •Uaa force, 

la aeule qui nous peruetie de retrouver cette faeult4 unique 

erifinelle, dont le primitif et l*enfaat «ardent trace, qui 

l^To la aal<'dietlon d'une barrière infranehiasahle entra la 

aonde int rieur et le aende extérieur" (14), harrière qui 

eat le rationnaiisue oecidental. 

Ceci eat d*ivp«rt»nce oapitalal he aurréaliaao déviant 

loi un outil aajeur, irreaplafable t il lih&re 1 *ineonaaieat 

et donna aeeèe au aoi profond* 

Blsa sUr, cela ^tait dijà Tulahle pour l*Europ4en, et 

Dreton s** plaint «aset <îu sort fitit par le rationnai isaa aux 

(13) Aisi CESAIRE t "Maintenir la »oéaie". in "fropionea" 
u'H, octobre 1B43 

(14) Sus. CESAIBS : '';&43 t le aurr^alisao at noui*. art. 
eite* 



Tsleurs du «nbeonBOi«ni «t de 1 * f t i i p Q t A t i o t i <ic Im personne 

qui en résulte» Le premier article in preeraawe eurriSaliatet 

4«rit-il, u toujours t'té "la rolenté bien arrêtée ûm porter 

le eoup de srSee au prétendu "bon sene" r'ont l'impvdenee a 

é%i 4«Bq«*à e'arrofer le titre de "raison*) le besoin inp4«> 

jrieux d*en finir avec e#tte dissoeiation mortelle de l'eo— 

prit humain dont nne des partie» eemposAntes e^t parvenue à 

•*«'eorder tonte lieenee aux êép^nm de l'autre ••• Neo ri

ves, c*o&t plus de la moitié spoliée de notre nature.* (15) 

"JxfiiilâliSJI* attire l'attention sur eeo possibllitio d* 

investigation du aurrtfaliame et cite plusieurs auteurs i 

«• Lautréamont i *le premier a avoir «ompria que la palaio 

eommeneo avee l'exeès, la dineanre, Itrs reaberehes frapp<«a 

d*(nterditf dana le grand tam-tam aveugle, dane 1 * i rroarlra*» 

blo vida abaaln, jusqu*! 1 *itteompr^bensiblf! pluie d*étoilea* 
(16) 

Breton i "Un palme doit Stre une dlbaole de l'intellect 
... Aprl^a la d^baele tout recommença - aable, 
chalumeaux 03cyr)r iquas . * (l?) 

«» Eluard t "Sonnant les cloches du baaard k toute vel<Sa 

Il hrftla les raeiues les ao»!%)ieta diaparurant 
71 briaa lea ^arri^raa du soleil dea éianga 
r>an8 les nlaine« neeturnes le feu chareli* 1* 

(aurore 
11 eOK-aença tous lea voyages par la fin 
Et aur toutes le» rouies 
Bi I» terre devint à se perdre nouTolle.* (li) 

En quita de ee mai profond, lea surr'aliatea vont aa 

passionner pour la payehanalyaa et l'ethnographie, dent 

•l'intiSrtt le plua aatuel est qu'ellea mantrpnt luraineuee» 

ment que ni lea individua ni las peuplea n'agiasant en rai-» 

16) Andr*î BBiTON i *Ln grand i>a»te noir". Art.citë, i».54i 
l*) Aimé CrSAIRE i *-TsUo^e Djcas?̂  ,fĉ fi ^ /aĴ -̂•̂»••>.c n/- J> . 

In «Tye^iouea* n * , ftWrior 1948 
(17) Cité par Sua.ChSAIHfe t "André Breton^ rolte". in *^ro-

l^itîuaa* n*3, ©ctofere l»4l 
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aon des motifs qu'ils se donnent consciemment de leurs actes* 

L'impulsion sans quoi l'action n*est pas et où elle trouve 

son ressort, a son départ en dehors de la sphère des raisona 

de notre logique." (18) 

C'est pourquoi les surréalistes vont critiquer vi^^emment 

la raison et les "idées claires" du classicisme français. 

"Ces raisons logiques par rapport aux causes réelles eonsti» 

tuent une fantasmagorie trompeuse. Dès lors il saute aux 

yeux que toutes les spéculations socratiques sur la conduite 

des individus et des peuples se sont misérablement fourvoyées 

dans la mare stagnante des "idées claires"... (les sciences 

nouvelles) ouvrent enfin à l'homme l'accès de l'homme, c'est-

à-dire permettent de dépasser la z$ne dérisoire de nos faus

ses raisons et d'arriver à la ligne où se jouent les énergies 

essentielles et vitalement préoccupantes." (l8) 

Les poètes antillais vont partager cet anti-ration^alis— 

mais ils trouvent dans le surréalisme un intérêt beau

coup plus concret encore et pour eux plus vital, si nous son

geons un instant au tragique de leur situation. L'Antillais 

est un homme dépossédé de sa culture et de ses traditions; 

il refuse néanmoins l'assimilation française au nom de sa 

"négritude", qui est d'abord prise de conscience du destin 

d'une race exilée, réduite en esclavage et opprimée pendant 

des siècles. Accepter l'assimilation lui semblerait ratifier 

trop de méfaits. Mais il réalise parfaitement qu'il ne suffit 

pas, pour récupérer une valeur humaine complète, d'un sur

saut de dignité, d'un cri de révolte ou de haine. C'est même, 

pourrait-on dire, seulement après ce sursaut que l'Antillais 

se sent complètement dépossédé : sa mère-patrie, l'Afrique, 

•st lointaine et ses traditions dégradées. Qu'enreste-t-il 

de pur et de vivant? Un "tempérament" propre au noir i c'est 

là peu de chose pour asseoir toute une culturel Ce tempérament 

(18) René MENIL : "L'action foudroyante", in "Tropiques". 
n*3, octobre 1941, 



>*««t alt^r^ par la ai>Hiaaas«« l*influ«ne« ahritienna 

ai l'édaaation bourgaeiaa« ilala» à aatte laneinaata noatal» 

fia dv paaa^, la aurr^laHaaia apporta un» honfîé« d'aapoir* 

îl doit rouvrir *laa routoa d*antrafeia at ém danain oh il 

raaoua laa liana ^ubli^a* Rautaii tri^a elairaa oii l'iie»» 

mm Aihmrrmmmi daa antra^aa da la dar4a at de l'^tondna voit 

«lair, clair daaa aon paaal q«i aat à la foia aon aYaBir"(i0) 

Qttaad BttSAttaa C^oulra parlait tout à l'haura do eatta 

"force *.. qni lèYo la naKdietioa d'una barrièra infran» 

ettiaa&ble entre la i^aada iatf'riear «t la manda aztériaur*, 

elle nm riaait done paa aanloBent uaa lagi^ua aartlaienna 

dtouffaat laa tr^aora da 1 *inconaaleati aiaia une barrlèra 

da dar^a at d*('tandua réallaa (trois alèelaa d*axil at daa 

nilliera da kilamètrea) alparo l*Antillaia da aaa vmamé 

afriea^ aS 

La aurr^aliaaa apparaît minai à l'Antillaia» naa aaa» 

lantaBi «aaina aa noyaa d*aztérloriaer aa révolte eontre la 

«•ttda oeaid«ntal« nala auaai eemae l'aaiqua ?Batr«nant à aa 

diapoaitien pour ae ratrouvar l«i«»Mtaia( pour t«nter da faire 

raaaurgirf da profond da 1 *Inaanaaieni mtmm daa indiridus, 

un paaa^ apparamnaat diapara* C*aat là "une RToatura dont 

ea ne peut paa savoir eneora ai elle ne aera paa aortalle» 

nala dant on peut eap^rer» at e*aai là l*aaaantial, la een«-

qutte totale da l»eaprlt." (ao). furr^^al i|iia?f c*pet la 

aaula iaaae actncUetaent poaaibla à 1 *ali.'nation culturelle 

ft^yii^iqaftlif, 

Ga a*«8t paa un jeu gratuit ou expérimental, eoame ce la 

fat aouvant paar l«a aurréaliatea fraaçala. C*eat aa eoa-

Saaanna CBSAIRE i ^^nàré liyaton. poàte*. art.ai te 

(20) Sasaane CKSAIRF t *1943 t le aurrt-fi 1 jL f-ne et iioofi*. 
art.ci te• 



-Jioj «1Tpn?OT2îPi^, ^a ,Wtf«Jnd «*^, «an^od xjiap «ai (tz) 

tat ^aSfaa a|q«^|ji/A a»Boi|,t ajt^jaauaa ap ^a faaf ««uoduf ^ X 

ap aifaA »x aaj;fqaf»p ap ^fViCwfiaa ^nb «afa^ad «x Ha|%«<|, 

-aafjto 9%%9o ^9%jifnvvî^ ap ^ijfivnb ^T«A« ado^ng,! 

• • 
• 

/11) «*^fàix^«^n> Bdaoa «jnaoout^Jt 

ip 9t(9UnAiîÀ iil^nn • ax(i«aTan«»io9a2 , X axti»»T«nH 
-«oa 91 aj^na :|add »x <*^l^f T̂^̂ '**«^ica,x »J(|^«;af 
"l-v*? 1-fV«t)i II * «* * *aîa«xti aan a^ctaa asaned ap„ 

t aAf« »• ap ana ax ttOl*> ajt^j^aaa %9 4aasaj;paa aa 
fOfOA at aa^aa^aos aa «fva *aaaj(a^8ajd aa ap *ja8 

->8|aq«,B at> 'aaaedBoa ap Qfoaaq anxd «(U a«BOi{|X 
aa^adna ^a«^au|,x aa^n^jxa aaaa aan amaaa aixif^^^ 
jittod *«9q nniû ajtaaa» *a«q auxd aapuaaeatx *«9aa|8 

—anaa «a ^aaojsqaua eaAva^ita aax aa^QO), aaafjq 
fnaA ai.^a4 ax ' ç xvn^T'ï^'*' op a^fnb a^^aa av«(( 

•aaaax^a îtif, X *P "P^^^fi^'^vf 11 'a^uanaxna|a4 aax 
'a^auf^aujc aax iva^ed *apn^fq«qgX *P aanlx* aax TV<x««l 

*aaj(>aaj|jta9, •aqo«>).« aap ^aaïaajt^f Àaqaaa, x 
-wa^ t| aauaRafvuaaa «x ̂t* aqaaaqaaa a^^aa 'ajufiii 

•••fca 
ai|.aao«ap a^^aa ap MUO|*Baaav,i aanaftipaad ox *Jcax 

•>a ^aa,a ^aaaaiaaaoa aa ap aaoïpuojej 1 tix «aap 
uoQia ix-^-aaaAnoa^ 10 *'§il*-^^ fè'à%nvèti 

Vp apuaa un i àéèAviéià éj^kûé"'M 'ë^§iêi^»à i»^V! i'i , 

> (is) 84a;a;i xna a^aaaaapaiin«p aaaxaad «^f 

«»tt«lf apx^afjtv *«f1>T' p«»Jt9 *i» a«t<|ad np aedoad ij «anfai a^ 

•aa^aag ap noafaaaJnaj ajtq^x?* *I nax** **^^&J*^Mt9 
aqaaaqaaj «x t '^^^^•'OtP aqaao^ «X 'l>itaa)a%0«xa a^jt^ 
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itkterdiot i ona daa tftboux aocianz» l'oablanant maudite est—elle 

à la Martinique, puiHqu'elle permet fn outre aux nègrea de 

récupérer une qualité bvaalne que tonte 1 *organiaatioa aeeia<» 

le lui refuse et de se roa^r ainsi en égal du blanc, en ennoa— 

tant *ttn neuTr-au «i«l, une neuTolle terre* i 

* Feéaie maudite ••• parre que eonnaissance et non 
plus dirertiasemenit Maudite parée que earaTelle 
dea lointains Int/rieura. Maudite parce que levant 
1'interdit dea mers noires. Maudite dana le silla
ge des découvreurs de mondes, i^fandite pttrce fju* 
aux oreillea du poète retentit d^sormaia la voix 
Mtae gui oltaédait Colomb t "«̂ o fonderai un nou-
•eau «iol et une no'vello terre si bien qu'on no 
pensera plus n oe qui 4tait avant." (^'â) 

La pof'aie, c'est done bien maintenant "ootto force qui au 

tout-fait, au tout—trouvé de l*exlstenee et de l*indiv5âu op

pose le tont-k-faire de la vie et de la personne" Com

as le dit Susanne Césa^re, 1« po^^* ^CTi«>nt le prophète d* 

un nouveau monde (^4). Maie il ne ae contente pas de proplié— 

tiser, sa parole deviendra aetlon et "elle apparaîtra alors 

avee l'auréole d'une pulssanoe terrible ear elle aera indis

solublement liée aux secrets mouvements Impmlsiis de l'hom

me ... Le langage aura la pulaaaneo mime Ai geste* (2S). En 

effet, noua l'avons déjè signalé, en mtme tempe qn'ï^lle ré

vèle au poète les énergies seerètes de 1 *ineonseiont, la mé

thode enrréaliete permet d'agir sur elle et de les dominer. 

HoB^ v.u'nll peut ainsi eoncevoir la possibi 111'^ d^mne politi

que et d'une i^orale nenvi^llcf, telles qu'une parole Juste dé-

elenche, de façon immanquable, ohea l'auditeur, le comporte

ment aouhaité. Bien sftr, 11 est naïf d'imaginer a>nsi *un 

homme armé du pouvoir poétique s'^levant fort au dessus de 

son peuple et bouleversant la vie sociale de eon pajrs par ma 

ecul mot prononcé" (<2S)! i;t pourtant, il eat indéniable que 

(23) A. CESAIHE t "Maintenir la roéeie". art.oit/-
(24) Sua.CKSAiRE t "André i^reton. POète". art.cité 
(25) Ren' MENIL i "L'Action foudroyante*, art.cité 
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e«rtAine« B''theâ«s d'a«tion psyeholof 1 que » émmm donaln** 

de la palitiqua ou de la publieltéf paur ne f»«rlar que da 

eeux»!^, font preuve d'una r^alla effieeaiii^. Na paurrait* 

an adBiattre qu*un paèta aglaaa direotamaai aur la aubeen— 

salent da aon laataur et preraqua en lui un boulaversaeent 

plua an maina profond, Toire une refaate totale da «a «eB*» 

aeptian da la via 7 (26) 

(S6) Cette eoneeptian auppasa ^Tidemacnt l'exiatanaa d*aB 
neonaaiaat eallectlîf, e*<?at«>à->dire identique ahaa toua 

laa hearae* et plaétrant 1 *ineoaaelent indiTidual. Il faudrait 
an outra qaa eai ineanaaieat ait dai loia pr^oiaee» coanaia-
•abiaa, dont un laagaga apontan^ aérait 1 *axprcaalon* Par uae 
riflaxian aar ee laasaga* aaa rythnea, aes iwagea, l*an pour
rait arriver à diHarttiaar un eertain nombre de loia (^irigrant 
1 ' inoaaaaiaatt I>«a ëtndaa ont lté entrapriaaa dnna ee ac^na. 
C^aaire a*aat notamisiant intéraaal aux travaux da fîaaten Baeha 
lard (*i^«aau et le» Etvea*. Paria, rditiona J.Carti, 1»42), 
•aatrftnt eenaent ehaeun d«>a quatre ^l^raenta inpoaait & la fan 
taiaie appareaseat libre de l*artiate, un eartain aoaibra d'i-
B«f«a I il 7 aarait aiaai une aarta d*obJeatlvit^ aat4riella 
daaa la eannaiaaaaee poétique da naBâe« ainsi que le saggi^ra 
Gaargaa 6aadarf dana "Mythe et tanhyaioaf* (Tarit, Flaama-
rioa, 19S3,aartout pagaa 20» aa«)« i.**Hiatolre é«% reljgiona* 
da Myraaa Iliade (^'aria, Payot, \9S'^) aeabla confireer cette 
hypoj^hiat aa aaatraat 1'«BivtTaAlit^« éa eartaiaa aynbolea ai 
leur liniaoa eenatante li daa foraas ^«aaoaiqnaa ai aocialaa 
idantiqaea, qnals que aoient le teapa ou le liau. Par azempl* 
tout a les ci vil iaationa de typa agricole (Stabliaeant une ra 
latîoa entre la création du raonde, l*acte aaxuel et les aa* 
aaillaa» On peut citer encore la frt'quanoe du culte eolaira 
dana laa aeci^tla à monarehla absolue an throeratiquas, qu' 
allas ae trouvent ea >^gypta aBclenne, chas les Jncaa, au Da* 
haatey du XVIIa aièala «a au «>apan t?u XXa aiikala* 

Cas 4tndaa «laaiiaaaai actuellement k la raeonnaiaeanea qa* 
'il y n donc au niveau dea iaagas une natii^ra irréductible» 
et aaaaa «enatitaante da le réalité hunaiaa* at aaaai que "le 
rigaa d« 1 * 'csagiaation aatérielle, s'il n*a «ueuna eonaiatf^a* 
ea aaientifiqua, revdt une aignifieation Anthropologique cer
taine Ainsi 8^ daaa ne uae voie d*acc'^e à l*hua^ia qui 
doit aorroepondre à une certaine forma da v^rîtl* (Gaadorf, 
f .a». pp*£10-21l). C*eat bien a is85 que ^^muir» a caajria le 
rôle de la polaifi et dea iaagea pe^tiquaa.Il faut, selon lui, 
"donner à l'inage aa juata laporiaBce, plaa grande que celle 
de la s^aantiqna de chaque met* Ka pas ae laisser d^contanaa-
aar pftr aon api«areaa« arbitraire, tas iaagea na aont jamais 
aybi trft^f ,afi. a* ea t—îk—dl re nyn-a igni f lan'^cf « -J *̂  ae parle pas 



Après aTsir ssrTl 1« révolte àn poSkie aeirt le lib^rsé 

iSoo t!« sft porsonnsllt^y la réeap^raiioa da son paaa4i, après 

lai avair daaa^ la» noyana d*agir sur son paopla poar la 11» 

b^rar à aoa ioar, le aarr^aliaaa aar*»t-il <^puia< aaa rea» 

aaureaa t Nan paa ! 

" I^aaain, 

Dos Billiana de aaiaa aolraa k travara lea oiala 
rag«tira da la fvarra meadiala vont dreaaer lear 
IpaavAata. 34liTr4 d'un long aaganrdiaaaaiantt la 
piaa d<$8h«5rii< da toaa lea pauplaa aa lèvara» 
sur l«a plaînaa da aaadra* 

l^otre aurrc^aHaaia lui livrera alora la pain da «es 
prof ondeara*.. Uatrouv^a enfia la paiaaaaea aagi«> 
qaa des raahonlia (2t)t paia^Sa à a^ata lea aonwm 
vivaa. l'urifiéaa è la flaana bleue dan aotidaraa au— 
toglaaa les niaiaariea aolanialaa* Hatrouv^a notre 
valeur de a«'tal» aetr« traneltant d'asiar» nas S O M » 
aaniona inaolitaa. " (28) 

l>aaa oe texte exaltié, Busaana C^aaira indi^aa un but plua 

lointain da la révolution aurr/aliate. âpr^a avoir 6t/ de la 

eanaaience noire lea aldlaenta de l'aliénation oeaidantala 

at fait plaaa nette pour 1 *iaplantation d'une culture authen* 

tiquoaaat nègre, le aurréalisaa servira encore à éduquer la 

• • • • • 
^* I* coa nrai aon. aaia de l*iraaga qui «ai la langaga da l*in>» 
eanaeient e>t qui l'axprfaa par aaa a^abelea at aa legiqua pro» 
pra. Une critique trop aouvant faite eai qua l*eaplei da 1' 
inaga trop individuelle riaqua de aupprinar la aaauaunieabilit4 
at de reafarver le poète aa ltti«>atae. C*«>si oublier le fond d' 
iaagaa qui aont dana l'inaonaaiant eolleetif. C'eat oublier 
aingulièraaant que tautea au pr«aque toutea lea iaagaa ae ra-
nèaeat è âca iaagaa urlaordialya. laaquallea » ineraatias dans 
1 *Inaonaeient eolleetif • aont univeraellea* eaaiae la prouva 
la langage du rSve, identique ches teus lea pauplaa par daa» 
aaa la varidttfi daa langues et dea aodts da via. Au fond, et 
l*Oeeident l*a trop longtoapa oublié, e'eat 1 * | ^ ' ^ vraie 
langue univeraeile." (Lettre d*A.C<j^aAire en juin 1@5@) - Si 
Césaira a abandonné aujanrd*hai l'orthodoxie aurrt^al i s ta, ea 
ta'^te rieent preuve qa*il an a cependant eoaaervé un dea 
quia prinaipaux* 



p»apl« aoir* C0 n*«st plum la foite aetil rni sera déliTr4« 
naia à aoa tour il libi^rara Juaqa'au plus hunbla de trh^ 

rea» en lui aentraatf dana le eoncrat, ea qu*aat l*authenti«-

e i t i noire» et en lui fourniaaant les taoyeaa é*y att<>indre* 
(2f) 

Quand on rdaliae ainai tout ea que l*4qttjpa de 

* repi uea* a pu tirer du surréali8t.^e en fait dt̂  aubataaee 

peètique, pliilaaephique eu nerala, en ne a'^tonne plua de 

la plaee que lui aeeerde la revue. Pour ces Je«inea Martini-

qaaia, le surr/aliane aeable ttre apparu alera un peu e o M e 

une paaae^e unlTerselle, le reai^de eeaplet à toua leurs aaux* 

«auae aurrttal ate« dana l*art eeaae dana la Tie» eat la 

«anae mlae 4a la liberté"» lerit «neere Bunaane C^eaire» peu 

avant la auppresaion de la revue (12) • >^our eux» le net aur-

r^aliaae «'quivaui k celui de Aévolution» maie lie profèrent 

le preaier» non eeuleaeat pavr dea metifs de eenanre peliti-

^«e, aaie parée qu'ils entendent Indiquer qu'il ne s'agit 

pas aeuleaent d'une riferae aeelale» aais d'tia «kaafeaent 

beaueeup plue radieal» qui atteindra les oonseieneee indi

viduelles dana ea qu'elles ent de plus profond» 

(27) "Bahottlia" -

<8«) 8««. C T S A i n E I *i^943 f |f f^r»^lftMf^f ft ff?U|*, la 
"IropiQuee* a*o» aetebre 1943 - On aura reaarqae 
sana doute le ton g4Béraleaent plus agressif des 
artieles de ce nuairo. Les collaborateurs de "îffo— 
Hiqiffeft* dt^voilent ouvertement leur pensée ï ils sa— 
veat ea effet qne la revue ne paraîtra plua» les 
iaprimeurs ayant» aous la pression geuveraeaeatale» 
refusé de l'éditer! 

(2^) Sur le rSle d'édueateur de l'éerivaia neir» voir notre 
chapitre XVII, pp. sa» ainsi que les epiniona de 
différente éerivaina interregés k ea sujet > que nous 
eoaetentona dana la einquit^ae partie de ee travail* 
Cfr en outre le discours d*A*CKSAlKS au deuxième con
grès dss éeriva'na et ertiates noirs (Eeae 1869)» re
produit dana le nunt^re appelai de la revue "Présence 
Africaine"» B*24-25» février-aai 1969. 



4-
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Tandis •*<l«b»rai«Bt, tout an long da l*asis«> 

tane* d« lu raTn«, las «rtielea anr laa nnltlplaa poaaibili* 

t4a du anrrtfaliaaa, Aimé C^saira, povr sa part» n*<teriTit 

qtt*nn tr^a bref Article th oriqna* Sa praae concara^i plas 

•olentiera le folklore mariiaiqaala, lea ^ariTaias noirs aa4-> 

riaeins ou laa pointes fraaçaia. Far contre, daaa ehaquo an-

mir9 do *TroniQttes*« ses pommes brllleat d'an éelat obseur, 

aealeraent iatellifiblea poar eoax qui soapreanent loa ayabo-

lea, loa Allaaionai poar lea "par>»a«nf"« "Ifoe Pigr-aang*» 

tel eut d'allleura le titre d*aa poiae d*Aiaé C^aaire, dont 

aotia aliéna aaintenant eiter de largea extraite, en les osa* 

aontant quol)7ae pea. Il illaatre en effet aerTeillonaeaoat 

les différents stades do la «aarrhe da polts aoir, qae aoaa 

arona tenté d'expoaer jaaqa'iei. 

• 
• • 



Ut , 

I . S 8 P V K - 8 A M G ( l ) 

V«i«i l«a cent pvr-saag heaalssant dti solail 
parai la atagnation. 

Ah! je aena l*»af*r dea d4lle*« 

•t par laa brtiaaa nidorenaaa imitant de flochaa 

eharelurea - raaplratlona touffuea de vieillards 

iaberbea - la tiédeur milla fola f^rooa 

d* la folie hurlante et do 

la sort 

Maia eoament, eonment no pao h^air 

toile que ne l'ont peint rSv^o aoa loginaoa, 

dure, !k eontre-fil lAsardant leur pouacre aaaa 

et leur aahurre, et plus pathAtlquo 

q.tte la fleur fructifiante, 

1* fforco luoido doe d^raiaona f 

Loa p n r - a a n g du aoloil sont los h o a a o a vrais, 
aaaoiff^a do liberté. Ils annoncent la r<Tolut4-
• n qui balayera la atagnation de l'ordre 4tabli. 
Plna puiaaanta q a e la logique, q u i conseille de 
BO sounottro à la loi du plus fort, la folie l u » 
Sido et cftlevllo p e u t léaarder le pouacre «aaa 
dos Tieillards iaberbcs, e'est - à-diro de tous 
eouz qui, Jounea OBOoro pourtant, se eonduioeat 
coane dos Tieillards résignas, acceptent la si-
tnatiea et a e trouveat paa intolérable la condi
tion dea neira* 

(l) Noua suivons la version éditée dans la revue "Tropi gués* 
a* 1, avril 1941, Fort-de-Franee, en indiquant loe qael-
qveo diff^roaoos avec l'édition pstrue dans "Los Araes 
Miraculeuses*. Paris, NBP Galliaard, 1»46, pp.10 à 22, 
sauf lorsque la ponctuation seulement a été «édifiée» 



L*liaris«ol« iaitittlT* dn prcatiar Yar» a « « i i M l « 
les S ponr trftduirs le eifflenent de 1A eonrss 
et* «Tee les sons ANT» le hennissement des ehe» 
T&nz* ^sis le rejet du seeond vers nous replonss 
sussitSt dans un aende SRBS air et sans Inalire* 
Aux iBAgee qui le peignent - peuaore aana, bruass 
aldereuaes, respirations touffues» floches ehore» 
lures •> s'opposent les forces d^ehafnées qui 1* 
anéantiront - tiédeur f^reee, folie hurlante -
goroe lueide et dure des déraisons* 

T.% j*entends l*oan qmi aontot 

la nouTollOt l*inteueh4o» l'éternelle, 

•ers l'air renouvelé* 

L'eau TlTOt ditns un rulsselloaent rendu 0ar 
lea h des trois vers, aonte pour purifier les 
aarals de ee aonde stagnant* L'eau vive eat sya-
hele do la Tie neuTello qui pourra naftre dans 
un monde renouTolé* 

et Toiei passer 

•agahondage sans noa 

Tors les sftrss néeropeles du eeuchant 

les eoleils, les pluies, les galaxies 

fondus en fraternel aaga» 

Vision apoealyptiquo i la liquidation do 1* 
aneiOB aonde, enneneée par les oaTaliers et le 
auraure de l'eau montante, déhute par uno « b a n » 
dade des <l<^aents de la nature* Les sfiros néero-> 
polos sont selles d'oii l'on ne roTient pas i la 
liquidation est définitiTot 

et la terre 

s'éteienit 

et la aer fait k la terre un eellier de silonee 

la aer huaant la paix saerifieielle 



i4SU . 

a'eneheTttrcBt a«s rtl««t iuabilc A T « « 

â*<trftn$«« parle* «t 4* araetB BÛrisaeaenta 

la tarra fait k la nar un baabemont d« allanaa 

dana la ailaaaa 

Yida 

vida aamna au jour d'arant la jour.*. 

~ GrSca! grteat 

(tu*0at~ea qui eria grtea t 

Paiaga aTart^a, aHaaaaBiania taaiturnea» jeûuaa 

harrab paur la départ Ijrrlqva 

brilantaa •itav^rphaaaa 

dispaaaaa totairayaataa 

Tavta «lart4 diaparae, la terre a'^teiat, li-
Tr^a à l*aaa porifiaatriee. Vide et ailanea. La 
aer, eelliar de la terra - La iartlaiqua eat aaa 
fia - eat praBattattaa de via encore Ineannuay 
dont 1 *eajambeaant "naete «flriaaaaenta - d'abyaaa* 
fait Bieax aendar lea prefandanra. Pourtant tou
te Tio n*eat î aa éteinte i la poète eatead daa 
eris de grtee qui déohatneat aa ael^ra. Il ea ap— 
pèBa à taue eaax dont lea r^Yaltee furaat aat<aa 
•t dont la ranaaae 8*aee«a«l« aa «ilanee t qa* 
lia aa d^ehaîaent nalntenaat, toate dlapeaae laar 
aat aeaord4a. 

faa, 8 fea 

lea TolaaBa tireat k beat portant 

lea rillaa par terre dana un grand brait d'idalaa 

dana le veat naaYaia daa proatitutiena 

et dea aadovioa 

lea Tillaa par terra et le Teat aeufflant 

parai l'éelataaaat feagaux de leur ehair 

la rufiaaaaent exer^nentiel (2) 

(2) Paaa lUdiiiaa NRF Galliaf.rd, ee daraier texte a 4U raa-



hit tmu, «vtr« ^l^Mpnt purificateur ('r'ofos )s 
Les Yoleana eyoïboliaent la Martinique, ses r^aar 
Yea authentiquée de foroea et de révolte qui 4^— 
truiront les rillea» toujoura ayabolea de la ai— 
riliaation eurep^^enne dans ee iju'elle eeaiprend 
d'artificiel, d*antinaturel t lea Idolea (faux 
dieux des religiona ^trang^rea, Argent, Profit, 
9«pr^niatie blaaahe.**) et les pourritnrea, lea 
eêrruptiena qui en r^aulteat. 

Saua l'aeil du nt'ant auppurant une nuit 

la terre aaqu^a doucement d i r i T a 

Aternellewent 

La grisaille aulnte % mea yaux, alourdit atea 

Jarreta, pareaae affreuseoent le long de mea braa 

EauB le néant oh il ae retreuTe, la Paikte 
éprouve une inpresaion «1 *^touffenent, d*lM]>uia» 
a a n a e , d ' f^nliaesi^nt, traduite par lea verbaa i 
suppurant, eaquée, auinte, alourrMt, p^'o*** 

k l'heure des faillites frauduleuaea, nourri d*enfanta eceal 
( tea 

et de rCvea de terre il y a notre oiseau de elariaetta 

luciole erépue au front fragile dea ^Ktphanta 

• t lea anaeonoa du roi de I>ahoney de leur pelle reataurent 

lo payaaga déehu dea gratte-oial de verre déteint, dt voies 

plee' , le auivaat, en pago 11 t 

* fen, 8 feu 
•'olair daa neigea abaoluea 
cavalerie de at«ppe ahisique 
retiré de aer k la sartî o d'ibia 
le a^aaphora anéanti 
Bonne aux aaygdalea du cocotier 
et vingt mille baleinée soufflant 
h. travers l'éventail liquide 
un laaaatin nubile afiohe la braisa dea orienta * 



prixi9B, ÛB dieux pluvieaxf voirie et hoirie de roaee brettil» 
( U e a 

- des Maine dn eeleil eru des nuits leet^es* 

Mais Dieu? eonaeni fti«>je pu oublier Dieu? 

je veux dire la Liberté 

Dans la dérive f^Bi^rsle, rôeonne eepeudant, 
seerèteaent entretenu, l*espeir de la race nègre 
(lueiele crtpnt, oiseau, de clarinette)* l'Afrique 
(aaïasones du roi de I^ahoHey), maigri sa pauTreté 
technique (elles n'ont ooniae outils que des pel<» 
les), peut redonner TIO et couleur (des aains du 
soleil cru) au aoude ooeidentol exaague (verre 
di'teint, dieux plurieux, voirie et feirle, roses 
brouillées t on reniirf|uera 1 *aecunulatien de sons 
mouillés)• 

Cette faiblesse afrioaino (un oiseau à la voix 
finette) vaincra pourtant la force des Hnropésno 
(l'Ëléphant est le symbole africain de la puis
sance aveugle et sotte)» force physique «t teeh* 
nique» laais non spirituelle t la lueiole crépue 
s*aita(;us su "front fragile" do l*41éphaatt 

S Chiaboraao violent 

pr(>ndre anx eheveux la tite du soleil 

86 fiâtes n'insensibiliseront point l«s @alns d*arbre à pain 

de aon d^sir de pont de eheveux sur l'obtae 

de hras de pluies de selure de nuit 

tfe ehSvree anx yeux de B«tts»e reaontant les abtaes sans rmmp9 

de sang bien frais de voilures au fond du volean des lentes 
(tormijlil^res 

Le Chiaboraso est un volean des Aaéea. Le ptth» 
te, k l*^vo«ation d« cette liberté future» épreu
ve on sursaut de d^sir exacerbé. Désir de jeter 
enfin un pont sur l'abfae qui le sépare, à la 
fois, de In Fotrie-m^re (l'Afrique est lointaine) 
et de lui-aSao (l'Antillais est aligné). Désir 
d'une vie purifie» aérée (pluies, aousso» chS» 
vres» sang frais, voilures) qu^ circulera enfin, 
pour l'assainir» nu fond de ce volcan (la Murti-' 
aique) rongé aujourd'hui par les termites de la 
résignation, de In servitnde» de 1'aliénation*.• 



Bais Bel hoBBet rian qa*haBaat 

Ahi 9« plus Tolr arae les yauz. 

N'Stre plaa oreilla k «ataadra! 
N*Stra plua la brouetta à ^Taeuar la 

car ! 

N*$tr« plua BBa fitsahina à dlB^aagar 

Iffs sanaatlanat 

^aia qu«lla aanaaiian de aelliuéa ai da fai«> 
blaaaa dsTant l*«^narait^ da la tSehaS Kll« l*é-
eraaa et, à'iin •orts inutile, il aaaliaita da sa 
plua To'r ni entandra ee nanda r4al qui a'appaaa 
k aon d^sir, d*dtra éëabarf^ da aa miaaion da pu-
rififiateur. • Uaia uaa autre interprétation da 
ea texte n*ezelut paa la premièra t Ci$aaira sa 
aaut ici valt'̂  da aa propre paraennalitd* Il a 
aztt^ri enreaent f&it table raae du nonda aliénante 
Baia aalui-aif trap langtanirs supjorté, s*aat 
imprégné dans ia ri^tina, l*areille, laa altitudes 
du a^gra et reate coll4 à lui, l'eaptahaat da ra-
crémr la aanda nauveaa qu*!! déaira. 

Je vaux la aaul, le pur tr4aor, 

ealtti qui fuit largaaaa daa autres* 

BaTaat en d> cor qui l'accnble, la Paî^ta nain— 
tieat et arie son axlgenee t la llbartr at aoa 
authenticité retrouv'e, an l'abaanea da quoi aal» 
le paaalbillté de baaheur au de création Talabla 
a* axista* 

H a B B o i 

Uais ae d^Sbat ne fait aalae qu'homme! 

(jualle torpeur! aa ttte atapidaBaat 

bollotte. 

Ua t$te rongda aat déglutie par BOB 

aarps* 

Bon oeil eoule à pie dans la ehoaa 

non plaa regardée sais ragardaate. 



*Bl«ti q«*hoaffi«l** cl<«our<igealtoil tantitT 
le n«£Z>« â^porsonnalls^ n'«st aS»« plus un 

liSKHsl Monent é» désarroi, ds nsns^s devant sol-
davaitt les chose» ^preuvi^es conme /trangi» 

r o S y hostilos» (Ott se souviendra du faaettx p a s 8 « - > 
fs de *ï-a Nausée* oîi KoqneotiB, dans 1* pare, 
eontenple use rAciRot) 

B « M « t 

Bt Toiei 1'«ssourdiBsemottt vieloi 

qB*offieio ns n^Kolre terrestre, 

•on d4olr frappe aux états siaples 

je rtvo d*tin heo étourdi d'hiblseus 

et de vierges sentenees vielettes 

B*alonrdiss«at aux Ksards avaleurs 

de soleil 

l*he«re lut eoMMO nn reserds 

la neige d*ttn soleil 

anx eareaetiles er^ve la petto lovée 

le monde•.• 

Po«r éehapper k se d^eourag«ment, K douto, 
devant le aende qn*il doit ressuseiter, le Po^te 
"asseurdit** sa •éaioire terrestre, c'est-à-dire 
enblie les choses apprises et frapi^e aax portos 
de 1 *IneoBseiext. C*est d'abord une sorte de dé
lire inforse, an foisonneseni d'isiages o& devine 
le rouge (hibiseua, caroncules (8) et le violet» 
couleurs fni t'blouisaent l'oeil lorsqu'il fixe 
le soleil. 

Ça y est. Atteint* Comme frappe 

la aert brutale*.• 

Je w'Ibreue en une neuvenee â*iatages 

de souvenirs néritiquos, de possibles 

en auspension, de tendanees-larves, 

d'obsenrs devenirs| 

(s) "caroncules* » nom de divers organes charnus dp couleur 
rougettre (Larousse) 



l e s h a b i t u d e s f o u t K le T a s e l i q u i d e 

de t r a t n a R t e s «Iguee - nauTËiseneBtt 
4es fleure ^cleteat. 

rioel 

On e n f o n e e , on enfones ««««le dans 

«ne Busiqae* 

te l e i t e a trevW l a p o r t e q u i donne a o e^s a u x 
p r o f o n d e u r s de son fiae. Kn u n e n a r e h e r a l e n t i e e t 
eoause f l o t t & n t e d a n s l e b r o u i l l a r d , q u e le s t y l e 
traînant rrnd s e n s i b l e , i l e n t r e p r e n d l a d e s c e n t e 
e o I U I O B S U O , e o n t r a r i ^ e p a r l a g l u des h a b i t u d e s * 

£ a d l o l e l r e s . 

N««s d é r i v o n s li t r a r e r s r e t r t s a e r i f i e e 

BefottlentAnts e n f o u i s ! d é s i r s , dr - s i r a 

r r o c e e s i e n n e l s d é s i r s . ( 4 ) 

Alt | i f t«»«fe, il r e n c o n t r e l « s a s p i r a t i e n s é t o n f -
f^ea ou demeurées infornee, n a i s tiU^ivent e n e e r e 
e n l u i , à l * é t a t l a r v a i r e (S) 

d * n n d e d e l i n e n t e n t de v a l r a e e , je a a u t e 

a n e e s t r e l a u x b r e n e h e a de s a 

T é f f é t a t f o n . 

<!• a * é g a r e a u B eomi l i c a t i o n s 

f r u c t u e u s e s . 

J e n a g e a u x T a i s s e a u x 

Je p l n n g e a u x ^ c l u s e s . 

Au f u r et à a i e s u r e de sa plongée, l a route de* 
v i e n t plus libre. Il p e n t aieux e x p l o r e r le eeB«> 
plexp r e y a u i i e a n e e s t r a l de e e n 8tre. Le v e r s s u i t 
le r y t h n e p l u s a i s ^ de la c o u r s e . 

(4) Ces deux derniers vers manquent cana l*aâition Galliaard. 
(ô) "radlolaire" protoseaire aquati<,u« dont le protoplasan 

Ânef d e s pseudopodee rayonnants (l ^ a r o n s s o ) 



0 ^ 1 ith, oit •rosbis««iit les hjrèafta 

fieateuaaa du d4aaapelr ? 

Nan. Teujoara ici torrantneuaaa 

oaaoadeni la« parolaa* 

Sllenea 

Silanee par dalK lea rnapea 

eanguinolanteat 

par eatta griaailla ai eatta 

oaloination Inouïa* 

Mêla il entand «ncora laa voix «7̂ f n i ti ataa 
qai Itti pr^diaatit l*^ehee* ZI faut nller plua 
loin (»ncora peur trouver Ir vrai ailanee, aù 
tovte ehesa apprlaa est enfin ovbli^a» et avae 
alla affaelaa laa hontes et les tnrpitudaa. 

Enfin lui, 

ea vant daa n^plata» Tianhanr, 

la allanca 

Ah 

La darniar dea darolara aolaila ion?»* 

0& ae eaaohara-t-il ainon an Mai T 

A ««aura que aa nouraii toute ehasa, 

J0 aa auia, Je aa auia élargi (&) 

ai na aenaeianee plua large que la laart 

Dernier aolail. 

J'^^elata. Je auia 1« feu, Je auia la nar. La 

mande aa défait. Uaia je auia la mandat 

(6) Dana iMdltian Gallinard t 
"Je aa a u i a , je ne auia élargi - coisaa le aonda ->** 



Ul . 

C*«st enfin I*« B ^ a n t i s s c i n e n t souhAit^ d« 1**»-
«i«a a « n d * , au «««ar d« la a o n a e i a n c * . C * a a t la 
fia da i o u t a a l«a a l i é n » t i o n a q u i a^parai«nt 1* 
haaiMa d« l u i ~ ; a l i « « . Dans la neavra e ù l« a b a r r i t — 
r a a ionbaat entra lui et aon Uoi AUthantiqua, «1* 
l a a t a a b a n t a n a a l entra l a i at la m o n d a i 11 par
ticipa à Boayeau aux él^manta t tmn, l a raari 
a t aa a o B f a a d a v a o l a a tmr^»» ar^atriaaa da B i a s d a * 

La fin, Ift fin diainnaonous. 

Qaalle a a t t i a a ! Un« paix prnlif^ r a a t a 

d ' a b a a a r a a p u i a a a n e a a . î i r a a a h i a a a p a e u l e a t 

p a l a a a , a j r r i n x » panaaa. Il aa p o u a a a 

i n r i a l b l a a et i n a t a n t a p a r t a a t l a eerpa» 

a a e r è t a B a B t axi|;f'a» daa aaaa, 

at B o u a Toioi p r i a d a n a la a a e r t f 

t o u r b i l l o B i i a n t r u i a a a l l a n a n t p r i i a o r d i a l 

au r e a o n m a n e a m a n t da tout. 

i'at-tta la fia d« tant« la Mort? Non, «laia la 
d^voilesapnt *U l'Stra véritable, an contact daa 
aoureaa prafoBdaa, et la garninntion «pontenéa 
da neuvaaax d^aira, da saoTeaux "aena", que Jaa» 
qn*iei In via terreatre atrophiait. La Pa^ta ai» 
teint le aource atae de Iti création, ea oui lai 
perwettra tranaforaer le manda. 

I.aa daax dernier» vara, r4p4tant lea aona B 
at AKT, indiquent It» tourbillon eentrlfage da 
1'énergie vitale "B fuaioc, çni s'échappa da 
creuset dn Ceaaioa. 

La a^r^niiél d'^aaapa l * a t t e B t e ea pradiglaax 
raetua• 

Taat la p a a a i b l a a e n a la «ain* 

Sien d*excln. 

La Mande v4ritablenont paar In praalèra 

faia total. (7) 

(7) Cea âextx (^erni^rea llgnea e!ĵ nr;tient dans l'^ditiea Gai» 
linard. 



f^npm â'arrit. Attente àu oiirscl*» L« P«èt« 
•ATOur» Ift Béréniti de oslul qui suit qa« tant 
lt*«at plvs muintanant qo^uRe question de tenpa, 
pare» %tta laa ««^erate de «an ttra lai dérallcat 
aa aiaa iaap» eaux da l'Uairare et qu'il détient 

Maiataaaai la pouvoir re*>ar<Ateur• 

It ia pauaaat «ai, l'Ham» 

ai^atapyfa aaala 

aa «aa yaax daa refléta de aaraiSf da koata, 

d'aeoui eaceaeni 

- paa ua pli â*air aa baageaai aas 

éehanerurea da aea neabrae — 

•ur le» ^piaee «éeulairea 

ja paaaaa Bommt aaa plaata 

aaaa remarda at aans gaaehiaeasaai 

•ers laa haarea d^nmlea du janr 

pur et aftr caeina aaa plaata 

aaas erueifioMeat 

•ara lea haaraa Ainoné^m du «eirt 

La fiât 

Uea piada veat le verainenx ehemlnameat 

Plantes 

•es maabraa ligneax condaiaaat d'^trangea e^Toa 

Plantât Fiante! 

La •ioll eaprit da la torre paaaa*.. (s) 

Voici le nègra aaala« rloigaé, hunjli^» acl^o 
raal depuis dea sièelaa, 1« Toiei qui eratt aa— 
laa sa prapre loi, eomme uae plante ayant retraa» 
•41 aa a%Ta vera une axiotanaa enfin "d^nou^a* 
enfin Baaaiae* 

(a) Ce dera er rare naaqna dans l'édition G«lliBard 
(9f Kappel dea th^ariea de Frabeaiua sar l'hattaïa-planta» 

Cfr notre chapitre X « P*C* 



T1«I1 esprit ds la terre p a s s a * . ( s y a b e l e 
4«s Mystiques aDcestrales) t le nî^gre est à nea** 
reau relie k son pasi*<', h ses anettreSf il parti* 
eipe k nouToau aux Forées Vitales én aottiie» 

Alors» relire a« l'ouToir Créateur» la Parole 
de l*lie»ae attth«otiqae est désormais tonte«>paia-> 
•aate» cowae eelle de Piev (lO)* Kilo fait surgir 
ua «ends reerli k la nesnre de l'IleoMie* Eu des 
iaagee tendre» et gonflées d'espoir» le Pe^t* 
•hante 1*/Teil de la B»«iTell« terre» la aalsaanae 
des oliments sur lee tlee vierges» purifiées. 
Plus besoin de révolte» tii de soif de destrue^ion: 
11 peut aalotoBant attendre le bonheur* 

Bt Je dis» 

•t na parole est paix 

•i Je dia et na paroi* est terre 

•t Je dia 

et la Joie 

éalate dnns le soleil noureaul 

•t Je dis t 

par de oaTantes herbes le tenpa glisse 

l«s branehes picoraient «ne paix de flasaes T*rt*a 

•t la Terre respira sous la gase des brunes* 

Kt la Terre s*i^tira* Il j eut un eraquencnt 

k aea épaulée aouéea* Il y eut dana aea reinoa 

«n pétlllenent de feu* 

Bon aania^il pelait eenne un g^ysTier d*a«€t 

aur de Tierge* tles asaoiff'^a de lunlira 

Et la terre aceroupie dans ses aheveuz 

é*eau vive 

au fond de ses yeux attsniit les 

étoiles•«. 

*I>ora, ma cruauté*, peasai«>Je 

L*oreille eolléa au aal» J'eatendia 

paaeer Penala. 

(^•) Selon l*idée de Seaghar» proehe ini de eelle de Céaaire» 
il auffit de *Bonïtte les ehosos *.. pour prophétiser la Cité da 
deatain qui reaatftra dea «oadrea de l'aaeieBBO» ee qui eet la 
niaaioa du poète" tjj^fp|flyf ff*»ftyff,,» p*lll) 



Hélaa, sans poaaibiliil de a*exprlner par la vola d'an 

jevsrnal, n i da publier leura id^ea, lea intaliaetuela noira 
4a r«rla Y a a i vivra en T a a e clea e t aerantuer la teinta r e » 

«antique de leur négritude. 11% r^Tent du eontiaant noir 
• • a n e d*ua Paradia lointain. 

A l a Libération, la r^alit^ ae charge Tita do d4troap*r 
leur enihonaiaaae. Paul Niger et Guy Tirelien, partie «a 

*p<É>loriaago aux aourees aneeatralea*, déohantent doTant 1* 
Afrique doa *bénl-oui-oui", * l*Afriqua doa hoauioa couehéa 
attendant e o a a e «ae grfoo le réveil de l a botte» l'Afrique 
fioa b o u b o u B flottant oaaae doa drapeaux d e eapitnlatioa do 

la dyaontoriOf de l a peate, de la fi&Tre Jaune e t doa ehi» 
quaa (pour ne paa dire de l a ohieotte).** (z) Auaai, a8t«»ea 
avoe UB peu d'aaartuao q u ' i l » aoagent k leura dlaouaaiona 
pariaiennes : "Nous a T o a a réau sur une Nigritla irréelle» 

faite des théoriea dea ethnologuoa, sociolognea e t autrea 
aavanta qui étudient l'hoaao en vltrilio* lia ont piqué l e 
Nigritien au toraol e t ila prétendent que e'oat le type do 
l'hearae heurenx* (3)« 

Baaa doute P a « l Kiger ao aoatre«>t«>il a i n a i bien injuato 

«nTors le préeienx travail dea aavaata* aaia i l a raiaoa 
sur nn point oaaentiel s tout le paaaé do l'Afrique» ai glo«» 
rienx a o i t«il, no peut résoudre aea problîliaea aotuels. 
Ella ae vit plna au teapa des Askiaa et dea elana bien or* 

ganiaéa» maie dana ane aaeilHé coloniale. Le aonde environ* 
nant auaai a «hangé• Il ne e'agirait plna, pour une Afrlqno 

libérée» d« retourner k aen ergaaiaatioa primitive» a a i a do 

janer un rSle constrnetif daaa le aoado laoderne. Paul Kigov 

(2) Paul NIGER i *Jy ff'^^Mt ftftff r A f r i q u y % 1S44, in "AfiS 
thologi e.» « * de L.S.Senghor, o «e ., p,04 

(3) Le Utao t «Lea Paiaaanta". ibid.. p.130 



• (l) ^|«aTi09»4: „«trniu«oa osav^aane» 

avn «f»jto «non ').a ^^ifvauaajiad «j^^ou «abaaii «i^aH s ^uann 

•->f).ao» Jifou apaa* aav^iqoxd 9»i ana saoï^a^ueajuoo 8a| 

•aua aa^anb ^uvpaaj •afaaaqag %» Xq^^dy aua^eieqad «ai 

*e«l<l >aaa9|ap as «xanbxns *«a«faaa««faq«H aaabavf aqaalTxa^ 

np «iCïnï^v i»aoTi »a u»jioiji Âno intij «T^tll^wv 

aap a^aasiVaa,« n «dafd aunonviP |n| ap ano^ina aiajioj; 

-9JL aa ad»a«> ai[ *jioq9aas ap «oi^aa^qi i aj "tP *^u«^4[aa4[ 

•aaaaifa n« afuvapuoo -^uafa^^ BuottVacIaiaa aaa «apdnaao aa 

-uvjt^ aa *aaji8fv«-o^u ««fP! "'P *<̂t̂*«i *1 »JtJ9Uf^ 

anbfUf^jEvit a| ^i^b fuvpiiadaQ 

«aaj^dajin; aap ao^^aaoqvx 103 

- 9%n% aag 

- uo|^aa,i t «naiT 9U(x 
" f%.ji%tfji 9| 1̂ af^uoaiaoa aian^aax 
-la^uï «ai - «TJ^d «P «»»«naa9. ai 

•îÂx ialîdW 



QUATRiËUe PART» 

" P R E S E N C l 

A F R I C A I N E " 



•> qui fm% adminlairateur aux Coleniea » anit que la tachai-

qita aat l'inatramaai da la paiaaaaaa enrapéaane» qua aaa 

axpraaaiaa aait la pondra K a a a o a , 1 *<lactrleit4 au la aa«> 

tthina; ai <jaa là riaide par contre la faiblaaaa 4aa paya 

aoua-déralepp^a» ee qai laa rendit eoloniaablaa• Auaal eon-

a*llle-t~il d e a'engagar au plna T i t e dana la voie d*ana 

tranafaraatlan eoner^te» qai aeula rendra laa paya afriaaina 

••pablea de Jouer le r9le qti*ila espèrent. 

L*exp^rience dea coapagaana da f* Niger e a t parallèle* 
Chaa toua» la a«^grit«d* dtfbouehe aur l'action. Senghor eat 
iïn âipvité én Sia4gal et, di^a 1@47, a dea e o a t a e t a a T c e 

Kwaae Nkrama» à q a i le Ghana doit aoa Inélpcadaaee• Bahé-
M c a a n j a r a rentre à Uadagacaar e t , également ^ l u par aon peu» 

pie, partieipe aetlrcaent h la rcbelllon (̂ e l*île (4). Âpi» 
t h y derlent a i n l s t r e du I>ahc2at7* Les intelleetnela a f r i c a i n e 

ae acat d * a l l l e a r c paa s e u l e ^ a'erleater auaai a e i t c a e a t 

T e r e la politique, paiaqne C^aaire «at éla d^pat^ de la s^ar* 
tinique et, un pea plna t a r d , i ^ e n Panas d4pnt^ Guyane* 

Allouas fiiep Igaleaent fut un certain ternira a^nateur d u 

Sia^gal» aais 11 # t a i t ai eux doa4 peur a n e actirit^ plue pa» 

rement iatelleetnelle• Aassi, q u o i q u e c e t t e ld4c le fit o o n -

aid^r^ ches l u i ecaae un rêveur, eatrepri t « i l de fcadlcr la 
rerae *I r4a<»nce Africaine* et, aoa mandat acheiré» i l a'y eoa-
saera eatlèreoent. 

4-
*• * 

(4) Eabeaanaajara fut enauite eapriaennn juaqu'ea 1086. 



. 
Ea d ^ « * a b r « 1047, parai • • A i t aiaial taa^Saant à l&alrar 

•t à l*aria la preelar numéro de eatte r«Tue, qui allait ra<» 

p l i a m a m t d a T a n i r l ' o r g a n a àu monda noir an ^ranoa a t t a n d 

aujourd'hui à l*itra daaa l*Afrif;ue toute entière. Kl la 

tait pAtrennéa par da grande intelleetuala français, tela 
Gida, Sartre, Uounler, P.Uaydleu et A.Camuai par des ethao» 

loguoa auaai, Paul Hiret, Th,Mone<!, lilehel Leiria «t George» 

Balandiert «nfla par quatre ^erlTaina noire a y a n t aequia Aé— 

Jlk une eei'taine renoaiaie s Sengher et C^aeire, n a t u r e l l e B o n t , 

l*aa!^rieain Richard Wright et l e dahou^ea Paul Haaoum^ (s). 

Si lea nona dont a'ornait l a Jauni» revue fermaient un 
bouquet preetigieux, sa présentation trôa aodeate atteetait 

do son indépendance finanaiàre. "fréeence Africaine* n'avait 

rien à voir avec les luxueuses revues eolenialee, niroirs 

coEiplaiaanta dea bienfalta de la m è r e-pctrie à aea e n f a n t s 

d*eutre~aer. Mauvaia papier d'apr^-s guerre, irrégularité do 
la parution, cequillea énalllant le» textes, nutant d'indi-

•ea de diffienltéa p^euniairea qu'Alioune riep conjurait la 

oztremls par dea appels désespérée* Chaque fois jouait la 

solidarité africaine et SAUvalt l*oeuvre du fr^re qui avait 
c r é é pour Iftf siens cet orgaae de réflexion, cette tribune 

•à les penseurs et lee écrlvaias, les polltlquee et les so» 

slologues, les sages traditionnels et le» jeunes «nlversl» 

tairas, tmtaient de *4éflnir l'originalité Africaine et do 

hitor son inaertion dans l e aendo aederne* (6)* 

C'est ainsi, en effet, qu'A. Dlop déflnisaait l e projet 
do Présence Afrlcaiaf,. en apéeifiant qae la revue n© se pla
çait aoua l*o1>édlenoo d'aucune idéologie philoaephiquo ou 

politique. Cette "originalité africaine* tait envlaagéo 

aous son aspect p u l t u r f e t devait ttro révélée dana la ro— 

(5) Inatltuteur qui se consacra aux recherches ethnologiques 
de son paya et dont les travaux, *3Lo naote du aan^ 
£Aàia££" "Pagalaiml*. roaan ethnologique, sent appré-
•lés de aavanta qualifiés* 



i«9 . 

Ta« par textes littéraires d'Africains et des 4t«des mwt 

les eivlllsrtions noires* 

Aliouns Diop aentre bien l'origine de ssn aabltien an 

eseur du cerolc tormi autour ds Sen^hor t 

"J 'id^s sa r«asBts à 1942«>43» Nons étions à îaris un eer» 

tain aoKbrs d'étudiants d*eatre->Msr qui — sa sein des »oaf-> 

franees d'uno ^arsps s *intsrrof«sat sur son esstass st mur 

1*authsntieité ds ses valeurs - nous ssoass groupés psur é* 

tttdisr la sltaatlon st les oaraetères qai nous définissaient 

neus<«alass... lasapablss de rsTsalr entièroi^snt k nos tradi
tions d*erigins sa de nous asslailsr k l*£areps, nsus sTions 

Is sentiaent de eonstitusr une rase neuTells» asntaleaent 

•^tissés ... 'es dérAcinés ? Nous en étions dans la aesnrs 

pr^siséaent où nous n'arions pas ettsere pensé notre pesiti» 

sa dans Is aonde» si nous abandonnions entrs dsax seeiétés, 

sans signifisation roeonnue dans l'une su dnns l'entre, é* 

traagsrs à l*unf esaae \ l'antre" ( ). 

Mftis A. Diop s<t différeaeie ds ses prédéesssears. On» 

trs qu'il tovt-ne les préseenpations vsrs l'Afriqus noire, 

alors qu'ellss avaient ét^ j«aqa« là osntrres surtout sar 

Iss Antillss, il regarda avec plus ds lucidité les caraaosa 

des Afrieaina aeealéa à ,T^nûre la voie très ao&ar^ta qaa 

leur Impose l'tisioira. 

Le ton ^vae lequel il présenta lea aabltiena da aa ravaa 

aat t'tenaaaeat uodéré, et oentraate aiaa avaa eelui daa eal* 

labarateura blaaca* A. Piap insiste sur lea qualitéa de eon* 

aaienae Individualla et de volenté aaet^tiqna qui ont perala 

à l*Karo;>e de prendre la tite du progrèa* La aair, raeonnatt» 

il, se contente souvent de Jouir des fruits du pressât, dans 

aa univers illimité an uerveilleai il se souaie paa da eoa-

(6) Aliouns PIOP I *Nia»^ n'^onrn ou les raisons tl'gtra 
#f .Wiffl^lt préasntation du prsaiar 
nanéra, aar-dée. , p.7 

(7) ihj^, p.8 



aattr* «i àm dsmptar 1» ••ad* (s). Pauriant, aujourd'hvl, 

il n'a plus la «heiz i *Le déval«pp«u«st du icaonda aodaras 

a* paraat à paraanat ai k amauBc ei-rilistition naturella d* 

^ohappar k mon aapriaa ... Nona aoua cngasaoaa d^aoranla 

daaa uaa phaaa h«'re3!qu« d« l*Hi«tair« ... Nous autrea. Afri

cains, nous avons bssoia d« prendra gsât k 1 * élaboration das 

id4aa, à l'évolution das taehniqaas...* (&)• 

A* Diop draanoa, svae un saia réalisas, Is particula

risas st la faiblessa tashniqua du aair afrieain. Mais 1** 

srtiole sa déralappa dans ua aliaai da politasss ai da ne-

dcstis prssqae •xmgiri* Non «aule«ant il insista sar las 

fuslités sarop«annas qua las Afrleaina doivent se httar d* 

aequt^rir, nais il paraît plaear la direetioa du aaada futur 

antre las «ains da l*Ë«rap«, "arlatriea du fermant da toute 

eivilisAtioa ultérieure* (lO), ajautaat qu* "il iaperte... 

que oertaiaa déshérités reçoivent de l*Iurepe, de la ^ranea 

an particulier, les instruments néoessairaa h. eat édifice 

k venir* (ll)« Préssnté coaste un cassable de "ressources mo

rales *.. q«i eonatituent la substance k faire f«^conder par 

l't^urope*» l*appert possible de l'Afrique n'est nulleaeat 

ais en valeur i "Enelaae coa»e dans une «aai^re <̂ c silence 

cosmique depuis des nilléanires - inutile, aux yeax da beau

coup, (iana 1''valutian do aaad^ - réduite, d'apria sas «i— 

aas personnes, à une vitalité bestiale et vaine — (l'huas— 

aitr' noire) vit cepeBdaat selon sa asgesss et nne vision da 

l'existence qui as asaqua pas d'originalité. Une sensibili

té fraîche, une longue et siagulii^ra histoire l'ont dstés 

d'une «zpérience qu'il serait prcfitable k bien des égards, 

de faire connattro ... Serait—il téaérair» d'ajouter qa* 

aile pourrait ata* enrichir l& civilisation eurep^^enna?"(12) 

(«) I M l t . PP.13-14 

(11) I M â a . p.iî^ 
(12) ibidy. p.12 



A» Di*p anr«it-il •«» à l*ipeqn«, e«t ««prit qttelqn* 

p«tt «bséquiaiix T ëB •<» eaa, il aurait bian ehaag^ t Quella 

différanea da tan dans e«a ligaaa, leritea par lui ea prlfa» 

aa à la "Lattyf | ^^^MUf ̂ fr̂ fffff" «î'Aial C^aaira (13) « "La 

d^aiaian da ^(laaira aaaa eonaerna tous| artiatea, éoriTaina* 

thiolaglaaa» hanraaa da enltura da toatta apiaio»a* H dia» 

qualifia l*Oaaidant an tant qua diraat«nr daa ooaaeianaaa 

et de l*hiataira. Il reTaadlque et affirme l'aTèiaenent d* 

na ahaagaaent radital dana lea atruaturea traditionnellea 

da la Tia eulturelle daaa la aanda.* A* l>i«p a*anrait«»il 

paa plutftt le aouei da pr^aarrer l*ezistenee de la Jeune re-

•ue, la aadaaiie de aa pr4aantaiien darant faire eontrepaida 

à la yirulaaaa daa autrea artielaa T (14). D'allleurat aaua 

aa «aaque trop affable» ne aentona—nona paa l'ironie ? Wu* 

an reliae le texte en notant lea r^aarves î 

A. Diap T« Juaqn*i rïiatiaguar deux groupée - deux aan-» 

lement - Aaaa l*li«aaBit4 d'aujourd'hui t "d'une part, une 

Minorité d'Strea agiaaanta, produetifa, eréateura s l'Eurapa» 

£a fa«a d*ella« lea haaiiea d*outra*aer beauaaap plue non-

brenx* lia aont aa g/a4ral aeina aetifa, peu productifa (da 

•aine leur preductiTit^ ntf répandrai le paa au rythne daa 

iaapa aadernaa). lia aant le "fardeau de l*h«aitia b&ane''(15)? 

Uaia pr^aiajiaent, ajeute»t«>il à l*adreaaa daa occidentaux, 

votre intf'rtt ne aerait-il paa de rendre eea peuplée pareila 

à TOUS, "agiaaanta, productifa, er^ateura*? Cala Toua 4par<» 

gaeraii (te l'ouvrage t "^ereonne du reete n'a le priTilège 

d'avoir raettria^ l'IUatoire et le i'rogr^a; ce aont Ik daa 

faraea dialanahéaa par l'infatigable aatirit^l da l'Karaplaa 

13) Par^a, rr^aenee Âfriaaine, 1956, p.4 
14) Virulenee «lle-aSae d#pat>a^e par l'ironie cinglante dea 

textea de la "ĵ âTue d«a aruee", en fin d(> rolume* Ëa 
petite earaet^rea, aotia un titre anodin, ee aont lea 
pagea aii peree avec le plue de netteté l'eaprit revan» 
Âleataar et a€r de lui dea aniaateura da la reruaS 

(1«) A, DIOP I art.cit^. pp.8-8 



•> M a i » qui ^ahappaat aattraat k aon eontr8l« Raiaon da plus 

p««r qti*au liatt de* qaalqvaa «aatainaa àm •llliana Aa «ar-

•«aax qui « a ehargant c!« pc^nsar, da êiriewr ai da flaondar 

la «anda» tout an aasumant la t^aatin da milllarda d*"entra-

•arri«na*r on aoubalta la tranaferaat 1 on da eea haMcnaa d* 

autra—aar an carreaux et brae adaptia à la rla madarna ai 

pariagaant la reaponeabilité da paasar at d*am4li«r«r le aort 

du gaara hntaain** (16) 

L*iroBia darient «riante laraqu'aprîka arair dit t *...la 

eentile da l*héroî«na n'aat-il p a a d'éclalrar at d'iaaneipar 

aon aaablabla» paur aa l*aborâer que daaa la rirulonaa ataa 

da aa liberté at da aa lucidité... C'eat biaa Ikt n o u a aaa-

bl«-t-il, 1*eriginalit^ de l'Kuropa rua da l'Afrique", l'au

teur ajoute, en nota i *X1 aat certain qu'il a'agit d'uaa 

Earftpa idéale**.* (17). 

F'n préaentaat Pr^aenfe Africftjaf coaîje une aiapla "fa— 

attre aur le aanda", deetin^a k alimeatar iatel leetaalleaeai 

la jeuneaea d'Afrique et lui 4Titar ainsi " d e a'aaphyxiar an 

da ae etériliaar" (m)t aa f4liaitaat la revue "d*ttre fraa-

Çaica, d e v i T r a dans un cadra fraagaii" (lt^)« A* Diap a T O U -

lu ^Titer lea anauic at les iatardiotiona qui frapp^raat aas 

pr4d<«a«aenra (20). 

Il a*y échappera paurtaat paa taat k fait, caaaa aoue la 

•arrana. 

Mata la présentation d*A. Piop aat fiaaleaent un appel 

à tau» lea intellectnela d*Afrlque, paur qu'ila s*aaparaat 

daa asyaas d«at l*Turopa diapeae et affirmant leur axiataa— 

aa* Car dans le aande ooderae, dit—il, "... tout dira hu— 

aala est nié qui ne aanifeata paa sa personnalité* Par can-

1«) IMâ-» P»0 
17) m^f* p . " 

1 9 ) i b i d * . p . 1 2 
20) KauB svona TU , page«^5^, caaaaat l a rcrua "Tr^alauaa* 

a T a i t i t é "aabotffie" p a r le g a u T e r n e a e a t f r a n ç a i s au 
1943. 



tr«f •sprinar «on tuo BinguliJ^ro, o*tat «oatribnor à lafli» 

ohir l'opinion pabliqao «t le eodro dos inotitntiono doaa «a 

•aaa plus larceaaai lia«aiB.* (21), 

La aoir qui brillo par aoa abaaaeo daaa 1*6» 
labaratioa do la eit4 aadoraot poarra» paa à peu, 
sifiaitior sa pr^soaeo on ooatribnant à la roer^a-
tion d*uB hnsanisHO à la rraio aoaaro do l*hoa«o« 

Car il ost aortaia qu*os ao aaaraii attoiadra 
à 1 *finiTor«aliaao aathontlqttt Aif daaa ia foraia» 
tion» a*latorr ottaaat qaa daa •«ijo«tiTit^« au-
rapéoaaaa. Le aando do domain sera btti par ioua 
loa haanoo." (22) 

Nena antroo, Afrieaino, ••• aens doTona aoaa 
aaiair doo quoations qui oo poaont aur la plan 
mondial et loa poaotr avec touoi afia de nouo 
retrouver un Jour parai les er^'aieurs d*nn ordra 
aouToaa.* (^3; 

A.Piap rajoini ici Cataire, qui affirnait daaa la "£ftiULt£"* 

* Car il n*eat point vrai que l*oeurro ûc l'haauaa 
(oat tinio 

qae aous a'avena riaa à faire au aoat'a 
que aoua paraaitonii le monda 

ttaia 1*oeuvre de l*hoa«a viaat aouloaoai do a«»» 
(aoaaor 

et auat'no raee ao poas^da le isoaopolo do la bean* 
(téfde 1 *intelligonae» de 1«% forea 

ot il oat plaeo pour toua «u rendasovena do la 
(eonqutto* • (24) 

A. Diop» on le -roit, tient à n<'aafer les auaeeptibilitia* 

Instruit par l*axp«^rioneo doe teatatiTos pr^a^dentes» il fait 

proutro d^jà dos qualit^a do aeuplooso ot do prudoneo qui» 

Jointoa à nno tenaeit4 peu ordinaire, permattront, pour la 

•pr^mihrm foi a, à une r@TUO anthantiquaiBont n^gro» de a* aura* 

>l) it>id.. p.13 

««) mit* 
84) l. CE8AIRE I *fiit|jlfr d* ;B f t ^ m T?m ^ft^fP* 

p. 86 
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•aox« •TVK *9.0<xoâ0 andx X9x%^nf^ ^ 0Af4a« uo,ab «suvaj^Af«Jtad 

0p 09JtO|; !||Ub ^«0,0 03 *(06) «*I>9T<I ^ P»I<I 'aXvd Jtnax %'»A 

-noa^p Ba0A« «n«ii 0HBe0 aafoa «ax aue-XAnoo^p 0iio>t| «adajn^uoA 
«ai •0p 0pofj[yd «X Hi''̂^ 00BII00 011 0uoa|| 'IT-̂I-TP *00aTvo|jt}v 
9f%f%9om ii0p 0pm^^,X *Q*a *0<XTOtt "*P *f%l*^'i*fl^\ •0iipa0%j^4d 

•0p %0Pb« a« «^fafyjia 0 0X 0tt40J a9 000«d aiAVIKS t'^'^ff 

-U3^ ^aepfaooiX 0B«|a/» \91x\i 00^0 0XX*<I'*' <IONOn 0a0i)O.^qj, 

•(îîS) Ji0tttO0y •0X ̂j! 0|»w *0«f00 

->fajv 00X 0JTn.t%»af ^ >U0M9xn00 0«d «,a odojrnii,! ^T><I0A0 
0nou ^0 ti»0a|<i0o 0p 00Tao^i|> seX •xna 0a|ao4| naid 9<ipvv 

•04^IX«>nT* •»<I0| 0nn 00A0 xn» jcnad 

f«r««9T«0iyf fttb «attvxq *®l ^uoa 00 ^0 ^A40af4 *0|qa08a»fX >u«f 
*0Jta0ia0p uo^ Jn0X *|«!^ * {i-^) *<*auox8faad 00t ^tt«0laT0 •0C 

•«f«X*'$^<>y 0000029.9x^13 09p 9Xi^'TPT<* *l '0abxneJi: 0^001 0X Jina 
uafq no *(o^} n aoTaftav ou«x<l np ̂1̂ll«̂nJE<l *u0|%«ffJli;8 «x 

^U09aou;>p ajtfoa a0p «ojAaao e^x 0T%<'*<I *l 

•aof^00Tuoxo9 aof^aonb a» ^«aoiaffdxidsf lara axT^ *T*îf *0Bb 

of^fXod ^nq ap 0«d 00odoj«I aa au 3nA04 «t *00^<i0D 

80X»T^'* **f o^fn* «l 0V>T00tyf «0 0«KIOO *9xn*99»9fffXû 000 0p 

009u«9fZ9 xnv vofj: aa aaaouaa an 0ytv9aa foa»0^>au ^v«p 
>a0d0a ^«10 ,JïnWf3ÎV~ïïa?WÏ?3î« '(83) JiTnoB0dy,0 ap ^© Jiania 

• ^9 

file:///91x/i


»8-lc"<itf •«•t moïî un Ji^ou «ii, I aaidfîYiva •••«••0 (le) 

•••a»f»s«09 «ntioq JI|OA«,P ^asjtad anaa «xaa la avbfJifV oa ax|ov 

•af «fiaya uoT9,|pao9 «i 'Xf-^TP *auaiXoa^l «BOM •aKi<^iqo44 ap 

4B9oa n« ^ttafli«|«^aaq en|(I «A 'aa^uoo ^«d *iiîXHYS ins^-usap 

«-ipuoa aaa ap axxaa^aaix«^Vf aan^toa «x *»*9if<' «P axq|t«od 

«ad >aa,u lliUli ^aapfA</ snop ^ca xx *a«|^v^|oxdxa,x 

«>na «X '•S*A«X9««|X *îBii«q ^aa^oa no,p axv|9oa aiil>|a«a«»j^ 

afA aun * a XH**^*^*'Ti**i? aaaq «x ^T«| «• fub aa ««d ^^vp^asod 

an ao,x T* *«^oia aafVA anb ),i;o4taa aa «x*9 i^no> 'anbf^af^ 

«•av «fA «X *P •«•'•Afp «anae; aax '«an^X^^^ *l '"<^T%*9RPj^t t 

«aox).oaa^Bii|,i« i aeaa^aafx^» »T»J •! aniAVN «"aii 

•xnvfooa aaaipnp^ad aax Jina 

^«a08«,x ^ua^^am aaji^uaiP «axqaavadsaa %9» >uapfaao,x 

xn«a«H «aaTpnff^ad ««x ^uaanavfp xub ««xaT^^* a^ady 

(le)'"A^i^^j ap BuvMÂvd aap axx*9 *P a^ufotl ap ^u«> ua a({aoj:(l 

-f« *a^a«t^Tqaq aanax ap ^^fxv^a<»* «X ^* ««ivafajv aaSvxtl-')̂ 

• ap ajA ax »•! TTi«*> »tl»» *BJtox» ^T^ofP aaîftt»x»« '9 
*afl«j[^ «ambxanb n^. *(*Z2'^ *jtno^n«,x '^Of^ 

•«^ofiyai» a^nax «x t •(•'«o" 1̂1*̂1 *uaTu|Aavp ««{4̂1, - ^nxoA^,X 

* X^eafax) xnvfaoxo» ^a (••**«oea9 ax * Jcna|xi*<ST^ •! *a«n 
-asvp ax) aaïa^ffodox^ya aadXtiiOfa^^a «ox «JtaAWJif *(*|f*< 

•>««aafit^avd aap %» aaSiif* tap *aaaS^a aap sajtJiaA anaA *anb 

-f4;v «««A TSii) ••a*T'tt<* '^il *t \ aSvAnaa np IJLUOA 

•*lta a(lo4ii:{,p tott«xq aap a^fadaa aax auap 

t«ff« ap aypTiX *P «uoTtviJtsA aap anbf^anva aajCx*v« aaa xi*'1> 

•aax^A^a fnx *P «Aaqaa a9«a sna^A un '9•^^ 

•aaqaaa aa>aaxi^vd ap aa^itn* axuinb a^xd«,nb *aotep ataoSavaaa 

a^9,«a ap fnoxq? %viO% aaooaa ^ea ainaïao «if { ••«•t{0T<< »Xl*nb 



*Cb«qv« paign^e 4» iiaiB qn« nova dennona ici K un noir affa-

«e tantea laa violenena que nnaa «Tana aenuiiaea JLàrd^JUL** 

N«ua traitena ici le« nelra en étrangers et là-'baff en •indi— 

fiaaa" qu'il eat aaandaleuz da fréquenter* It Sartre de anu* 

haitar •que Prt'aence Afriaa^** «oua peigne un tableau iapar-

tial de la aondliion dea aeira au Congé et an Sénégal. Toint 

B*ei>t beB«}iB d*y mettre de la eol^re on de la révolte t la 

vérité aauleaent* Cela auffira pour que noua reeeviona an 

viaago la ooufflo ioride de l'Afrique, l'odeur aigre do 1* 

•pprooaion et de la miaère*" (33)« 

La "lettre & un ami afrioaln* a*Ksmanuel lietiMIfil rond «B 

• on un peu différent* M i e ehoiait **â*ouvrir le dialogue. 

aur le terrain éo la lueidité plutSt que aur eolui de la eé«> 

réBonio" (34) et de parler dea dangora qai guettent le joaao 

•OBTeBont afrioain, de aoa *Baladioa infantllea** dit Meunier, 

•OBgeant aana doute à Lénine 

Selon l'auteur, le jeune afrioain «ppartioni ^ uao "gêné» 

ration âéohiréof, partagée entre deux tontationa. La preaiè» 

vo eat do mi-T^rin^x l*AfriruO| qui ooable le tirer on arrière» 

et "d'embraoser plue ou aoina explieiteBont lo n^pria de cor* 

taina blanaa pour loa choaea afrioainea" - It pourtant, dit 

liounier, "on no ao débaraaae r̂ aa do l'Afriqao, paa plus qno 

poraoann, dea raeinea qui 1« portent «t de l*alr qu*il roa— 

pire". Il faudrait dene que lea "Afrieaina inatruits se ro» 

tournent voro eoa aoureoa profondoa et lointainea de l*ttro 

afrioain, non pour ae gorgor dc< folklore ... maie «** pour 

dégager lea valenra perBanentea do l'héritage afrioain** 

La aeeonde tentation, provenant d'une trop grande aonaibilio 

té aux fautes do l'Europe, eat "d'oppoaor au raoismo blaaa 

un eontro-raoisao noir*. - Cependant, l'Kuropo a'ost-ollo 

33) Jean-Paul 8ABfAB i "Préaoncc noire». pp.U8-4i» 
,34) EBBanuol MOUNIEB i "Lettre k u» aai «fricain*. pp.37-48 
(38) LËMINE I "La Maladie infantile du CoamuniSBO». Paria, 

Séitiona Soclalea, 1946. 



pA8 exAusabl*, 4«aâs4« Mcaaiar T "Ell« • a««nm< le pold» du 

•ende daaa eette première 4poq«e de l*huaaBit<* Qui dena à 

la nlKe plaee aurait péeh4 aaina qu'elle ?" Zn fait, eona-

taie l*auteur, 11 ne a*agit paa d'un eembat de raee«« aaia 

d'une lutte sociale, leoneniqite et morale t "L'hoarae blaae 

oeeupe ehes vous tous les poètes de pouvoir et le plupart 

des pestes de prestiges t il n'est dene pas étonnant qu'il 

soit seul à TOUS offrir dee sujets de reTendleations* iiais 

ece Texations eik vous Tejrst à»ë attaques de raee à raee» les 

Bii«es Itemaes, plae4s ehes d'autres lilancs daas les isSoes coa<-

ditions de pouvoir dieor^tlennftlre, ne s'en priveraient pss 

non plus** (ne) 

(30) K. Meunier revient t"un voyage en Afrique, dont 11 pa» 
M i « r a le r^cit sous le titre "Irfi}, âf ^«Ai^y^q^f mHff' 
(Faris, Seuil, 194B) après en avoir éditi des extraits 
dano la revue ijUiLLll» juillet-septesibre 1947 t "jiâ_X2a** 

iee remarques et les eonseils de Meunier se Justifi-
pnt d'eux-aSnes par leur bon sens et leur elairvoyanee* 
Nous ne pouvons nous emiSeher eependant de rasarquer que, 
n'ayant eertalnetaent Jaaals épreuv4 lni-m8ae de senti-
«ent raolste, l'auteur ne paraît pas réaliser l'existen-» 
ee d« phénoa^mf) peyeholegique du raelsne, dent Frants 
FANON analysera pourtant, en 1012, de nonbrfuses mani*» 
featations ea France atme, dans son livre "i'eau noirfi. 
ff^^ffluef b^pnca" (laris, Seuil, iBftS), îl est faux de 
<?lre que t UB les blancs trfitwnt le» î olrs, eoaae ils 
pourraient traiter d'autres blnncs aooia^eMen^t, inférieurs 
(eesuae certains pAtrons do slèele dernier, par exemple, 
aéprisaient leurs ot^vriers} et de ramener ainsi toute 
la reveadleation africaine k une question sociale. C* 
est pourtant ee que faiaait Sertre, lui auesi, nous 1* 
avons vu page • lorsqu'il assiullait preblèae raelal 
et lutte dee elasses* 

Sur le pbéaoBièBe du raeisae, voir aussi Sir Aies 
IWBKS I *|.e pré.lug^ de raee et de couleur». Part», 
!*ayet, 1849, 



fiafia, eonBeill* l*«itteur à s** «nia afrioalns, as mipri" 

••a paa l«s traraux maanela, an voua lalaaant aller aa praa» 

tige éea profeaaiena répniim» intelleetuellea, "prenea garda 

de xialtiplicr cea "deMi-Imbiles" qui ne viTent que par»! laa 

eareaaaea dea meta*" It Meuaier â« priooniaar la ferMatloa 

àm «aérea teehaiqvaa plntSt que d*erat«nra; d'engager l'é** 

liia Boira aettielle k ae paa a'iaelar de la maaaa» aaia à 

l'ilerar aa eoatralre juaqn'à elle* "Si riTolntien 11 doit 

7 avoir, les rtWelutiona du XXa aikala aa «entent à l*atalier« 

*« «Ikaiapf k l*laole, non paa aar In plaae publique La 

dlmoej^rtte formelle n*eat rien anne la d^necratie r4alle.* 



CHAFITEE XVII. 

I H r t U E N C B 

Int^rSt plu» marqml p*nr 1» politique -

Fria^^util du politique ou prifflattié du 
culturel t — 

Orientation de oette pélltique «> 

^•speneabi lit<^ de l*<erlTala noir en» 
Tere son peuple • 

Exietence d'une littérature nationale -

Xafluenee de *Pr4e«a«e Africaine* -

Au départ, le but que ae propo-

••It «',>,r>. .,cnce Af,rtoa'Snç* n*4talt nulleaent politique, aals 

eultnrel. Far le Liai* de la eulture, «lie était cependant 

anenée à poser le problème de la eelonieation dans toute 

• on aaipleur. Ses eollaborateure blanea eux—staes l*y invi» 

taientt Bt lorsque^, dana aa dfrnl^re partie, elle relevait 

lea articlea de eertainea revues françaiaea ou eoloniales, 

Ik encore elle fernulalt des reaarqusa qui avaient foreé» 

«ont une portée politique* 



vos «p avd ^aes «u «xi* '^a«a|«; «3 *•ab|^XXO<^^P •yaaofssvd 

*S|:4v.f «p a^uvYpnt^f ««p JEOTX''^*?^-'*^ ^* •Jti^u v|S^ua3f| 

• X«9-n|il «P «•aanxjafiX ^«•«•lX*<>o^f'^v l-ll»* *ll'â *»af«a 

••XJI|« anbîxqad •JA «X ^ aSv^nvAap aaa|XT<ll*v* ** •HA»* 

»l *aaii«|(>n« aoa pca-f^ i.a aiujrfjjQia axx^i*^^ ajcnaam y 

'tafnbOA^ auoafvjc aaaao'^ aax l'Oslo* «axi^a^ 

a •jai.fa^Ki <7X 'nod ^x«j %tt9% «aana auoA omb 
••a^ox ajoqo a«A ap apn^fdxxio* ^ >?ojip »9JC 

•>n« a»a§a-anoA fai|a|^ «a xt*'<BO<*B* v IT pnvnb »a 
«•f «X*' ^ f^T^'P * Jia»xxi*A*J'^ * ^^|A|>aa ( x<̂' 

«X ^« ueTr|,«j[^«l|:a|np81X **9AVO aatoA«p aoA iXTI(I 
«aiaaaa s»A»p suaA ^no^ t^anAV afvsii *ai^toj[p «jinax 

Jcaab^ABf ^ aufiaH» ^xioi9n anoA wa^^u»,^ BU:«t|.ja^ . 

•••paavHiaa ai).|%ad «»A »»A« xttnoÇ saxiY | ^ll*A * 

. ''Êéiéê^àn %^ kkUuiV X9% 
«•a»a auap auoAap aaea 'a^uvaSfafp saa ap a»f%a8 
,X '•PJtair aiioxnoA anoa «faiXT^T' nr.,p a^^TX»t^^ 
•ai %«an9.x^«uoo af^aapam «x f%f<*Tf*1 

•8n«^do4ti-j B»x '«d ayaxxnoipfj %• 
afaT.xd^ai •JtîSiP Jt*%l^f auoxnoA auou '^axXT^T^ 
ap ajia^vafava «un jc|uaAap ap *jitapa«4f ap aaA|.x 

aap jtapjttiS aaen |«aa« tuoA«p eiiaf̂ 'axvniQv %9 9% 
•>uaj[^jjfpuf a|A «i ^ *9uxno%^x ap <aa99ippa| naaA 
•fa u« aaq«ai|.ax ap lapaat aaau aaaAap anon •*• 
I •faaaSf.Sfp aoa op XT*o,x 'noa OJAIA ^aanvoQ » 

I Jino^aapya 

ax i^x«vTU« faf} ^|4iiae|X *P ajinafVxj^A^^ uafqsao 8X«T3 *ojoaq 

^«•BOKija^zo aa^iv^Bomiao ap onSvdatooau oxx**^^ *Bo9vea«d 

xnap aoa »î«a»xo ^iu^^j^fij^ ifWii^Jj, *(l)*9Wl w|ttp-T»H op 

î'̂é̂èirtiè3 ^f^À ^Tm •<! W9X« X*»» «aoHKOp U9 



'4d«o»t;ii. ^ asSHaiflili» «p uo|^aa»q»na» «13 («) 
•axn^ino 4iia{ »*i||ttt «STvduvji^ 

§•1 «amea *^«afaa aiafSHy aai anb jfa anfow ^sa *aaf« 
«••fa» axaaf avitp yn&jtaia anfcl !|,iiaa[â>att aof^vffafya «p au 
•fiiaa^i|d «x foaop *jiao *aAjaayjt •%%»9 uunmjmf mnoti (9) 

2^l^*di! « «TT 'aa^Saaa awaixnap n* 
aan^jaAttOfP ajtnoaafp «,îJlgàèi» #j Wl"*^, t aHfir ai (^) 

09at a^wa «aait«*tt'ff 

«axoafSfjio aajtn^x^^ "^l *TV II *(9) «•X^T^*** aapvaa 

*aj:axf»T"**« ^uaA xf '{'«ca *aax«|aaa «apa^T^v^t ¥¥¥ t{ *xn«%aa« 

vaoï^qaa TIT i{ *^fadaa V7T ^ aadfax^jivd aax 'T^l ^|Vf> 

«aaf aau^Sxpvf «af aaAaxf ^naA xi *«*AT^Tt"l'^« nauja axn^xna 

•««• *aanltxaox3(t07 nouia auaf^fpvA). auaa *axTftt";u? 'j^<i9T4at 

afdnad ou î{ aauaiaa va aaanadafp %9 %u9%fijm >|2d«a un 

••A« «aroaxoa xoa axx«^**<f»a xi *(aiifOH \nb aa) «OJ^BV 

,p «ad ),aa oa,a Xlt*^^ (TV^ f*̂'̂ aaxx*aaaAfun ^naa 

8dxx<>|B^ ^lojca *8anax«A «aa ap Jiya ^aaetax«Jt^a^S %a9 (g) afaft 

ouvjii «na^vaiaaxoa 9\ anb aaa««{ 4 fanbaae^ •aaiif^XX*'^ aofi^aa 

-^qiX axq«x«H'^ ^^'^ '̂"̂ "̂'̂̂ fno% aafvâuaa; aax%«« 

«-laoxoa «X ap ajpva •% a««p *aaaxx*M *l Jiajc^daa ^f«Anad an 

ne Jiaa •uoi(-t.aa,x *T«au« fnx *aai(anaq^p ^|«Aap TTfTTn^TôS' 

aou«B«|i9aaa axnaa «x <*P *! I •nxd a X x? 

4 a^aaaxp uaf^aa aan^p «jcnaanaa ax aaaa 

*aaf«^a|Q,X *%^^fl$^J Tniiipanorna ajtpaa>y4d ^a xnax^iqisa 

aasaataad aa Jtaaixa^Jt ^aaaara^ *(^) «aaofaaavilP aaxqv^T'^A 

a4|a$aT]i,x ^ Jian^f^aaa ap uafaa|s xnod «„ oïl» I(e) H a^ 

«>f«9T9 af aaxi^A^Ji aa^p ^^uoxaA «x atinaf 9KI^^ ué jjaa afnyS 

ax anb aa^na ^aa^tt, 'daxa *v %J9 *|Btfipano^na *apn^xa9j^a «1 

•axaA|a»^,X *P anbx^naq^iiauj U9t»9ê*dx9 *aaT«a^>^IX HA 

,af) aa«xv •'>8i« *P aufad auoa *a^^aanaa uaf^aa aun aaa a«d 

•qaaaqyp aa axiagab ^aanna^y f%f ^aa XT 'axx'Af^o* apn^iaS^a 

«X •? 'aanbasaavaa no aaabf^jpad *aaaAaaa aap anaoa aa aaojaA 

•aea^p anou aab uof^nxaA^a ap aaaa9](Z9 a^^aa aabaaad 'ue|^ 

««afpaaAaa a^^a3 ]ax«naoa uoi^nxaAH *ao|^nxaAf> aa a^aarna^ 



•i read iHp«s»ibl« leur «spraasfton authentiqua. S'il prétend 

k l*iMpartaaca da aa eiTiliaation a t •eut la taire reeonnat* 

tra, le eelonla4 ae voit ablifl de r e j e t e r l'aaelallation, 

dane lea aadrea qui l*iDipeaent, donc la pr^aene* atma du «•-> 

laaiaatenr. La ainpla ravenditation c ^ u l t u r e l l e devient un 

natif anppKaantaire de rérolte ipelitltmft et e*ajanta a«« 

antraa raiaona ^ne l*on peut avoir de aonhaiter le départ 

da l*aaenpant. C*aat p«vrq«oi A. Dlap affiraa q n e *lea ha»» 

da aultura» en Afrlqne» ne penTant plna aa déaiat^raaaar 

du politique» qui eat une condition n^eaaaaire d« la renais-

aance onlturelle* (?)• 

• 
• • 

Les aninateure f'a Préaence Africaine aanblent aill

ai rejoindre lea poaitiona da L<altf«a lulfenaa t primauté 

itt p«litiqua. Il B*agirai^ doue d*tta recul par rappart aux 

poaitiena d e |j*BtÉdij>nt noir, ou bien il faudrait arauar 

que aaltti>a a*eat trompé en insiatant aur la prlMaut^ d« 

culturel T 

Heaiarquona cependant, avee Sasgliar ( ^ ) » que laa raToa-

diaatians de L<gitt»a t'éfapaa étaient puraaant soelalea et 

ae réelanaieni que 1'^aanaipatian du prolétariat antlllaia* 

Ëllaa ne Battaient pas encore en «auaa la daxination fran-

Çaiae aur les lias* Si lea Talrurs curepéennea, iaaulquéas 

là-baa aux indig^aas, étaient eritiquéea, c'était au naa 

du surréaliaMo et du eoMBuaisaie» T a l e u r a plua modarnea, mais 

tottjsurs eurapéannes. C'était paur éviter aux Antlllaia 1* 

•pprentls»age d*une culture déjà périnée daaa la ti^tropole, 

mais non pour affirner l*existea«e de valaura praprasont 

(?) Alioune PIOP t eonféreaaa aitéa* 
(«) Voir notre page 53 



••jt|ua ••aanos tan»! «p •aqae.td anid '(oi) su^tBOfjijV ««P 

•aQsaxJofit anee *XT"^"^'^no^ans *axx^^ti^|taa aaevpa^d 
-fPWî»! ÎJ:o<ti»,p ja^sfsa^ «A •|UX «lion >îi»?pni3,'| 

•pjtnaaaaa^p^Jid aaa faaxabfa ^aassAtkaa »x ^TP^oioatfdv 

*aSiiaxo4df Bï^TB *aeti«j|^fa éiffffj"^' ap aa«f^xaa>i aax aoap 
a|a«a au al'af'i»îijv aèaa8^j(,{ «aa^t»Jinaci »p ^aasaaaff«X ^ï^f 

-f lT«ab i.|ad«a(p aaaajtfij^fp aun ^fvpuafoaoanaa fnb ag *f% 

«-Tl«v|2>|aa aoa aasfjtdx» *afx«àao4| aan^x^*» "l *P v|aa na 

-•ind ^a aixAaae ttoi^a^ftsxil ap aasejj[«<l̂p aa a|«xiT^«V|t 
tTfP ^X«a9fxa axx^ *aj[|oit ajii^X'^<* *l %90m9ii'0% sad 
«-«xaaxit< TïïlSWfJJ'liWf'fjSJ^ ja *^a«c[ aji%nv,(i ' xfn aax»^f>ia4d 
np uof aaaatlda, X ï<> uoi%vtSfjL3f» «x 'asafaaa ax ^f85ttau|ip %9 
•««Xq na X*'^ atmoq un stasioa ajtS^a np aauisaatauaoaaa «x 

•jp ^|:«nbxx<2<BT tfauaji'^d araf̂xsĵ-x ap uof^vafpua^aa »x 

• aj:n),tna ap auoi^tru sa^ua «^^nx »«n»P *ô'iitièfi'^'iïS anbi^^x 
••«i ap ^x9«,8 XI • a H ^ té» ii¥Ii ^i'^ xnod iaaj^aactde aaxaxaae 

8a«a«x<> aji^aa a^^nx ann,p *WTSWfTffWf 9nh%%ji9il aî ^|9a,a 
XI ^'ééu^jfii êvsx'iiwf'f iuaj «aîuaijc^jltp auaa xnap ua aapuo^na 

%nmf Xl»»*> '••»*î*Tt«û, %ois np fax(I«»iX ^ •«1» *aai^oîij:'? 
Vauèaai^ ap auef^xaed «ax «^AV a^najEvdda|nf) aa«p t-aa^a a* 

-U9xqta0aeaa v'i 'i^aa^lfaa ^a«d i| aiaSuaaj^a •|«aiaa«ap fa 
«•fPfBuo» «faS^^uf fU0Brax«i^a^ ^|«* *T«llT%av«X ^.uatsiaxnaa 

Sfan *aiiliT!̂jX<>̂ uox^vdxoavm^fX *a»it auoi^ a«i«X*î<v 

an éwvifd ék^^xÈfi * {û) aaxwiuwajp aan^X^^» «I aSx^aaad 
n« aafaadaioa aa%| faaaBxaâ a8xx*|ii'> aan|>a«;|e ap aax^vd 

-vaux *8aaaRo8 aanax ap tydnoa %«an^puo;oad «dna^Ssax a^nd 
->ap *8|f«xtT^«V ><3l 88^0 axqxauaq^adaïaa %m» «xaa •Baaf<;v 
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l«ar« La praoikra d^siareha d« «es étudiants afriaaina - A. 

Plap le Bâtait dana la pr^aentatian du pranier aua^ra de Im 

revue <- fttt d * inrenterier leura rieheaaaai de^eaar l a paids 
de leura différeneea* Au fur et à aeaur«, s'avive leur eri* 

tique de l'Jnrepe qui tente d'^eraser dea valeura reapeeta>> 

blea» Lea Antillaia qui» eewee CiSsaire et Tanaa (ll)i parti-

eipent à aea diaattasisna, découvrent la racine d'une erigi» 

nalit^ qu'ila preaaentAieat et la raiaoa profonde de leur 

aentlnent de malais* au sein da la eulture françaiae* La pr4<» 

deainanee eulturelle de l'Kvrepe est misa en question, sans 

q«e aoit peur autant oublié ee q«« L<^:^tiate P^fense avait 

d<aasqa4 t l'oppression sooiale dont le noir est vletime. 

A« contralrei des oeuvres eo»i»e le " i t t t t e u r ^e Cnvana* de 

Léan Daaas ou les preaiera p a è K O S de Sanghor vent plus loin 

emaar* et mettent en eiinse la domination européenne. 

SI la latte eulturelle eat davantage aeeentu^e, c'est 

«IM, dans se daaaine, les collaborateura de L'Etndiant noir 

font le plua de d4eeuvertea et «itt'il eat peut«-Stre le plna 

n4flig< par lea noirs enz-nitmes» axéa anrtout a«r l'igalitd 

aoeials avea l'eurep^en* C'eat aussi, sans doute, parce qne 

lea dirigeants du journal sont des 4erivain8, naturellesieat 

aeneiblee aux preblèaiea t!*estlt4ti<;n« et de enltara, aoueieux 
de s'exprimer de aani^re personnelle. Sans que ee beaoin, 

partienlier aux artiates, les isole d'ailleurs de la ehos* 

publique! Sengbor partageait alors «veo ses ceai«agnenB 1* 

Id^e qu'il défend eneore aujourd'hui t *l^our paradoxal que 

e e l n puiase parattre, l e s 4erivaina et les artiates doivent 

Jauer, jouent an rSle de preaier plaa dana la lutte panr la 

(il) Noua rangeons L<<an CAMA8 parai lea Antillais, ear il a 
terniné sou Ijre^e K la i^iartinique (dana la elasse da 
Céaalre) et il ee sent, en Praaee, naturellement plua 
apparenté aux Antillais qu'aux Afrieaina* En fait, ee-
pendant, la Guyane no fait paa partie dea Antilles et 
eela revSt une certaine inpertanee sur deux autrea pointât 
d'abord le Guyanais a'^^prouve paa lea eonditionneaents 
payehologiques de l'insulniret p^r ccnfre, il pttit de 



««•leninAtlon* Il lear appartient de rappeler avx politiquaa 

que la palltlqua, l'adminiatratiott de la eité, n*eat qv*nai 

aapaat de la aulture, que partant le oelaniallame cultoral» 

aone la feraa de 1 *aaaiailatiaB, eat la pire de toua*{12}. 

C*eat deaa aette aaainilatlea qu'il faut eoMbattre avant 

tout. LMtudiftnt noir ne tient paa à renanveler Inexpérien

ce d*Uairti, aà, nima mprl» 1 *indépendanea politiqne, liinflu* 

enee intelleett«elle françaiae reata pr^^pendérante, eapfohant 

la arlation d*oeuvraa aarqnantaa, jnequ'att Jonr ait "il a*eai 

léré un haima qni a dit t il exista une eultura natlenale 

hartienne"(l3). 

En entre» à la lumière de lettre d«$eeuTertea» il eat appa«> 

m elalreaent anx Africaine que la lutta n'était plue entre 

prelitairee et bourgeois, aaia entre neira et blanes, nen 

plus entre deux elaeeee» naia entre deux eulturea, et que 1* 

enjeu de eatte lutta ^tait» en fia de eanpte, 1 *ind4peadanee 

daa nationa nègres. Or« à l*ipaq«e, eea jennea gena ne aent 

paa eneere armés peur porter leur effort sur le terrain poli* 

iiqne* Ils insistent, en attendant, anr le plan eulturel «t 

éTeillent, ehea toua leura eempatrietea, la eaaaaienae da 

leur différenee* La eritique des valeurs européennaa leur 

était d'ailleurs permise, puisque de aenbreux eeeidentaux 

l'avaient eux—ntaea aemaeneéet Apr^s la guerre, quand l'ac

tion directe leur aara peaaible, ils »*y engageront auaaitSt, 

•••ne n«ua l'avana vu. 

la préaenoe du bagne d* Cajrenn* •t des préjugla qui «n réanl-
tent k l'étranger* 

(la) L,S, SENfflSOB I •Ellaenta cenetruetifa d'une civiliention 
d'inapiratien aéitre-africaine''. j^£^, p.270 

(la) J.S. ALEXIS, à prapea du Pr Pri«^-itara, au coure daa 
débata du prunier congrue dea ^arivslns et artletes 
neira, rappertéa dana le nuadre apéeial de Présen-
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Pr/s nc< ktricuinm part alora daa baaea po«4«c par ilis 

tttdiant noir t 1 •affirmation d»niia eultttr« afriaaina. l'ao à 

peu, ati coura da la parution da la rerua, cette culture aa 

r<r%le banucoup plua rioha «t divaraa qu»on ne la auppoaalt 

et las intalleetuela nolra, prenant une conscience plue clai

re dea pr^Jttdlcea eaua4a par la eolonlsatien, souhaitent d« 

plus en pins •iTeei<>nt y mettre fin* 

En sine tenjs, l'Afrique sa palitif^t les ehanees da 

aueeèa d*nne libération a'aesroissent «t le penple teui an*» 

tier eeniaeneo h la déairer arAennent. C*est sous cette don* 

ble peussis, à la feia intérieure et extérieurs, intellas» 

tuelle et aeciale, q«e la r e m e aseordsra un intértt plus 

grand à la palitiqua* 

• 

V«Bens-«n k 1'orientatien de sette polltiQua, 

G» a beanaenp dit que Préaenoe Africain» aubiasait une in

fluence earamuniste aaaea «arquée* Il est vrai que les au-

teura de nnabreux artielea, surtout parMi les 4o^no*t 

néseasairement être d*aceord en tous pointa ava« l'idéolo-

fia •asuauniat», adoptent une attitude pratiqua Barzisante» 

•ait paraa qu'ils sont attirée par eertainaa idées ds Mars* 

soit parée qu*ila eont atinuléa par les eneottrac«>i«Bt« que 

prodieue l'VRSS aux pays encore colonisés* 

Cependant, de naubroux autres articles n'ont paa cette 

tsints Marxiste et aanifeetent parfois des tendances nette» 

nent centraire». La r e m e a publié égalanent dea textes de 

sages afrieaina, tel le phllesephs peuhl Hampeté Bm, 

Si nous exanlnens alora le eenité de la revue, nous y 

Tojrons figurer des catholiquea convalneua, eo«n* L.S, Sen«-

gher et J. RabeKananjara» dea rationalietaa humaniatea ce»-» 



le Sr Prie*—Mars, B« Marati et P* Nlgar, des ex-o«amtini8t«« 

prévenus âcsornaia esntr« IHd^elogia et 1« régim9 «ovi^tl-

quaa, eoBiaa R. Wright et A. C^saire; aans eablier le direc-

tenr lui—«tnat A« Dlep, daat le ehristianiaae eat Betoirc«(l4) 

C*«at done arae raiaon <;aa ce df>rnier affiraa qua aa ra— 

-raa groupe daa Afriaaina da teutaa eriginea at da toutaa a» 

piniana» aur nna baaa d'action aomi&une* Teua ont cempria qua 

le aeul aoyaa d*aaqaérlr une eertaine force <£tait da a*unir« 

81 une cellaberation «étroite d*aaprita ai différanta peu* aur* 

prendra, A. Diop répand } *Uom difréreneea idéelagiquaa naua 

paaaionneBi Bolna qna Toua - ear enfin, noua n'ATona paa ré» 

au vea guerraa ée raligiona(1«). A trarera dea tonalltéa 

«ttltlplaa, l'orientation fondamentale de toua lea intellee-

tuala oollabarant h Pgiaanoe Africaina raata 1'éamaaipatian 

tatale, politique «t eulturelle, de tona lea noira d'Afrlqua, 

daa USA au daa Antillea* C*aat à la foia pour faToriaar eat-> 

te aotian ot pour raaaaignar aon publia aur laa couranta na*» 

tionaliatea afriaaina qua la rerua publia» par exemple, daa 

auméroa apéeiaua: aur la Guinée au la Ghana* 

li la politique eoeupa aujourd'hui daaa 1* ramta 

une plaea plua larga, le culturel y garde n/>anmoia8 la pré* 

pand^ranee. Pr<'-g,fnc,e Afriaf^n,» aaaa a r é W l é aembr* d'écri-

•aina noira t daa Afriaaina, aaama Abdoulajra Sadjl, Biraga 

Ciop, Jaan Malaaga, Bernard Dadiéf daa ^ttidianta aoira da 

Paria, déjà auteura ehavronnéa, eamma iifaaga Ba#ti, Pavid 

Diop, Fernaad Oyone at aurtaui Jaequaa Rabamaaanjara. Laa 

(14) Dana la alaqnl^ma partie dp notre trarail, noua doane-
rona dea indlaationa plua préciaea aur l'orientation 
de nombreux éeriraina aoira» 

(16) A. PIOP I eonféranae eit<a« 
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AatillAls, à9 ^9ni Dapestrc à Edouard Gllaaaat, y «•llaber^»' 

raat aasai irika aetlTaHant. 

8«B« a« liaitar ans Noira d'axpraavlan fraaçaiaa, la ra-

Tua a'inttfraaaa aux ^erivaiaa aa^rlaaina ai k «aux da l'A-

friqaa aaglaiaa. Noua Tojona aiaai figurar aux aaaaairaa daa 

praaiara aoa^raa d<jà,laa aaaa da Rlehard Wrigkt ai da P«t«r 

Abrahaas» puia eaux de Mereer Ceek, Geergea Laaaing,eta..• 

Oa regrette eapeadant l'abaeaee d'ierivaina d'exprasaian e«-

pagaele ou portusaiae. Certea» dea 4tudoa sur la littérature 

bréailienae eu aur dea auteur» pariiauliera eeame Nieelaa 

Guillea, eut paru daaa la roTue, aait aeua n« Toyona paa d*ia 

telleetuela aaira de eea paya jouer na rSle aetif à *rr<aen-

ce Afriealaa*. 

Il aérait faatidieux d*<Buatfrer toua lea doaaiaea eul» 

turela que la roTue éelalra ea tre^e ana^ea d'exiateaee i ar-

tielea aur lea littlraturea oralea traditieBaellea« aur lea 

rellgioaa et 1<>8 philoaophiaa afriaainoa, aur le Taudou haf-

tiea, aur la auaique, priBeipaleaeat le ja>a« ete*** C*e»t 

«uaai éaaa "gy^Wff**^ ^^y^»*^!».!* 4 V parareat lea preaiera 

travaux de liaguiatlqne eoaparlo qui allaient peraettro à 

Chelk ABta I>iop d'établir la pareatl dea eiriliaatioaa égyp-

tieaaeo et aègrea (16)« Eafia, la revue aorrit égaleaoBt do 

oarrefour aux iatelleetuela pour eonfroater leura idées* No* 

taaaeat aur deux poiata qui aona intéreaeoat partieulière-

aeai t la raaponaabllit^ de 1 *latelleetuel noir envera aoa 

peuple et l'exiateaee d'uae littérature aatioaala. 

Cea doax aujeta, qui fureat pourtant abordée aéparéaeai 

par lea éeriTaina réuaia au deuxième eoagrJ^OtX Koae ea lOSft» 

• o r^Wl^reat étroiteaoat liée. Taus l«>a éerivaina, qu'ila 

(16) Cheik ABta »IOP I "Natiaaa a^xrea et ettlturt*. Paria 
Préaeaee Afrleaine, 10B4. 
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••l«Bt Antillais on Afrlaaina, prenono^rant pa«r aaa li» 

biratiaa tatala da lavr littiratara anTara laa thèsaa at aua 

ai laa faraïaa aaeidantalaa. lia aouhait^rant q«a laa antcnra 

a^fra-atrleaina aa diff^ranaiaiit daTaataga» paar alaux rait* 

4ra eaapta da laara r<alit4a natiaoalaa at da la diraraitl 

da laura aulturaa. Taua fttrant d*aTia eepanéant qaa aaa rtfa» 

littfa, paar diraraifiiaa qu'allaa aaiant, avaiaat aa «emaaa 

aartaina painta iapartaata qu'il na fallait paa n<!lgligar* Cé 

saat dana dans faaaa da aa réalité antioaala qua l'^ariTain 

dalt rtfWlar, at qua Ed.Gliaaant atath^tiaa ainai t *d'ana 

part aa qu'an paut appalar laa qualifiaatiana eaaantiallaa 

da aatta réalité, at d'autra part una raTandiaatinn fanda-

aantala, inpaaéa par la aituatian aataalla daa penplaa aaira 

dana la aanda. Pavr qna la relatian d« raaaa a^gra k la ria» 

lité aègra aait tatala, il faut qna la ranaaeiar na aaarifia 

paa laa qualit4la aaaaatiallaa à la raTaadieatian, maia ana» 

ai qu'il aa pauraniva paa nna azpraasion abatraiàa da aaa 

qualitla, a*aat^à-dira qu'il na néaannaiaaa paa la rarandi* 

aatian aaama fondaaant aataal» at aana daata taaparaira, da 

aaa qualit4!a." (17) 

Kabaaananjara inaiata da aan ctté aur la fait qna l'^eri* 

Tain nair aainaida aujanrd'hui da façan ai ^traita avaa aan 

panpla qua a'aat en ab4iaaant aiapleaaat à aa prapra néeaa* 

Bité int4friaura qu'il an arriva K tdaaignar paur «« paupla 

at à la repr^aantar. L'éariTain nair, dit-il "n'aura paa 

aaulaaent k r^taaudra, aaaaa il aat raquia da tant pa^ta, la 

aalaiaa da a» prapra eanaaianea dana 1*affrontaaant du nya-

t^ra aaaantial qu'aat la Tia. Il a'aparaerra ausai, dana aaa 

affarta da libératian, qna aaua paine d'un éahae tatal aa dd 

liTranaa paraannalla paatula iapdratlTaaant la d^liTraaaa 

ainultaa4a da aaa fr^raa da raea t la tanaian na aa aireen-

aarlt plua au aaul niraau d'un déaaaaard dialaatlqna antra 

(17) Kd««ard OLISSAMT i «la Homanaiar pair at aan Paupla*. 
in «Prdacaaa Afriaaina", n'XVI, oet-naT.ie97, 
p«2d. 
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••B ta« et lu netnre aBblante, aale 1» eenfllt •• prolonge, 

^tond, au delà du probl&Bo indlTlduel, aes raaiifieationa et 

exic«B««* ^ l*éehelle de tout an ponple» à 1 *enTeloppo» 

«ont de tenté «ne fraation d^hnaanité. I«i BBI ae aéra aanT^ 

al tout le Monde n*oat paa «auT^. La aolidarit^ da poète a«* 

ree aon peuple a'eat paa libre} elle cenatitne le feadonteat 

•tae de aa po^aie et en aaaare la aeale ehaaee de sraadoar 

et de beaat^. La raiaon d'Stre de aon oeuvre et aon orlgina* 

lit^ exiatentiello. En Ooeident, par eontre, lea ehoaoa peu-

•ont •• paaaor autreaent. Oa j eonçoit faeileaont an uniTors 
peétiqme «aaatruit aona la forae hautaine d'une tour d'iToi-

re s l'Iaapir^ a*y barricade ... C'eat toutefola eheae r«» 

«arqaable que aoua la rigaear de l*eeeupatien étrangère, 

daaa la période héroïque de la réaiatanee, il ne ae trouva 

paa de poètoa aathentiqaea sur le eontinent européen qui n* 

aient apoBtaaéaeai épaaaé toute l*aT«>ntar« de lear peuple t 

aaeun n'a p« iaafiaer, à l'époque, la aolutioa do aea eea«* 

flite intérieurs autreaeat que dans la aolutioa globale du 

drame de leur pays. loi non plaa la aolidarité des deatins 

a'était paa faealtatiro.* (lu), 

Ka|teraes ft»rt aiaples, Reaé Pepeatre dit eoaasat il eon-

goit ses rapports aTee eette "eoaaando aoeiale* de la aita* 

ation da prolétariat haltioa t * Elle ae a*a paa été iapo-

aée du debofs, ^erlt<»il, «oame une eonaicne, eowao un met 

d'ordre étranger à aes préoseupatieaa et è aea Inquiétadea 

les plua profondes. C'est ehea soi un draao haaala qui eor» 

rospond h «olui de l'onaoRble ^e aon peuple tenu .iaaqu'iei 

à l'éeart des beautés les plus éléaentaires de l'exlston-

«e.» (1») 

(18) J, BABEMANAHJARA t "̂ .if ï>eète noir et son Peapls*. dans 
le numéro elté de *I'résenee Afrioaino", pp.12-13 

(19) Cité par J.RabeaaaaaJara, art.cit^. p.14 
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^•p*ad«Bt, Rir«« bRaa«e«p d« elairToyane», Rabaaaaaajar* 

•ai la pat'rta an garda eontra l*<aaall d*aa aagagaaaat trap 

abatrait, eeatra une fld^lltdf à daa aata d'erdra aoa ^prou* 

rim lat^rienreaeat, aoa rétliehi» oa rapana^a t *P'aaeana aa 

aaualaat plus da la a4gritada qaa d'ttra siMplaaaat aax 4-

eaataa de laar ftaia* Pa eaptar las raix.. * daa iaataneas au-> 

pirleuraa. Le paéaia aa d^eaale pourtaat paa d'autre aouroa 

qaa da aas latlastiena urgeataa at fagitiTas. La fait paar 

ta palsla aeire d'aujourd'hui de requérir aras la politique 

maa intarf^reaee quaai eharnalle et a^taphjraiqna aa aignifia 

aallaaaat qu'il faille Taraar dans l'eath^tiqua d'une peéaia 

palitiqua. Ce serait, du reate, eaaaattra aaa Ii4réaie t la 

papale eat au n'eat paa« Que la peinte raata fid^la k lulomS-

aa I aas 4a«tione portèrent a^aeaaairaaeat la aarqua daa 

airaaaataaaaa pelitiquas* hiatoriquaa, payehalogiquae ou au» 

très qui ea aat détaraia^ l'tSalaaiaa* San aaapartaaant, paur 

rapeaar aar une aotiration plua aeaailile et plua profonde, 

aa diffère paa» an son aaaenae» da aelni da tant autre ai» 

tejraa salai par la paaa^e de aoa peupla et afl par l'aaaur da 

•aa pays.* (20). 

Cas ëakaagea d*id4aa au sain de la rerae "Préseaee A» 

frisaiae** pertiireat leurs fruits au eoura daa deux Congrus 

iataraationaux, ait la aajarltl daa éerlTains aairs s'aceer» 

durant sur une définition très prieisa et axigaata da leurs 

respaasabilitis (2l). 

• • 

L'aetlTitl d'Al.Diaf débarda rapidement le eadra 

da la raraa t il faada lea 'Editiona de Préaenee Afriaaine*, 

daat la premier ralune» "La philaaaphia baataua* in R.P.Tan-

(20) J. RABEUAIIANJABA I p.l3 
(21) Cfr notre olaqui^aa partie, page 



ap «tynttaj »»i t"*^àiou j^àk^ji^^ i »a»«>d»ci»y ap 

t f^ag «Saoït «p BoaMaa aai *f%%9iâ.u»x» •Ji%$% ^ «tua^f^ (tz) 

• •y*d[ *«Ta«<i ««aao^awq ainaaaoïïna i 8iadR3Jl»d*a (^8) 

« •!«• 'l»>^nfS np •>zT*i.|BJAAfaii aaaawnaf «i a«d >ao^jn« ant 

faa «it* '•nfe|Jt;y «a «aattajCf «f ap aa|«|:«A «iCtid aax «««p ^» 

• Ig •i^a«abT|,|ji» «i ma >a»fa^jidd«,x «tfinb *anAaji «x >aaa«v«a 

«naa «Jiioa S9,a»fpa^j^ aax 9uo% *aoa«4j «a ax<t«««»^aoaaf 

•jttn •••ni»»T*fV ••«•a^Jij, ap aw*f||hjj»x •«•«B»A^fjiq S9* 

«-f^Pfavoa ^ anao xf *«a^fâv^a aa ap aai4»^ ny 

• • 

I 9xt^n^9fu axx*<>t^^I«'0 aauvaaf«oaji «x *P jiiiaxdK«,x *F 

fddmsf jBod a^JiSua» znap aao «p «aaaf,x ^ *v|«»f4fv 

-oaayaa aad aj^^fp^ a^aoddaji xnavxsinxaA aa| aa^x<^*vo> 

•ina XI '•••««{d a*^aa;i^;j(ip aax «X^^OA « apn^«r ajc^av 

^nep a^Jej;a,p aayuaa %9U%A aax ^ntJifJtaaawoa |ab *6fl6| 

•«o« i| pnoaaa ax *9S6I •TJ:«<i aafuajid ax *a^4fuoa apaaaS 
xnap aax «BfavSae xnb ̂-ĵyfaoa a^^aa *anox^adnaaej^ad 

••a %• if9u a«arai|,x •J(f|«aoao «afa; ^ aa^vf^aap aaaaaa^juoa 

•p «axai:» ««P «aiHaXjto |ab ^a *ajt«rc«>*»T<Xd *a *l ^vd «yffayjcd 

«(aanf^x^o •? •UïI»»T4JV >»?|9«S) avs «l d©ia*V '«nwa 

*(t8) ••nbfffxcd ••nb%fj%u»iOB aapn^^iP anb t^aa^na «aajc 

«>l«a^^^lX ••J(Amaa,p aTt{0Tau»,a ap ^aaaa ^aa|ii auiaaxa^V •9u»w 
-f*d «P ««oî^TPa "«l *«^ox aïndaa '1^61 «• '•TllA>PI»d»J>T ^ •* 

• f«Xd«axa sn ^fjCAnea^pajt aa daf^^y *a>x«>q %*%'itl •ĵttfaji| 

f^y %f9A9 aoTaa/iip »x »««P «î»» *»ll|Aq*»il»a|xa t ••|«»Aai 

aaaf^TPf xn« *fi^6t 'nJivd aSvjtAtia an^p nvj%jjfffji «X *P ^T** 

•*a|S«,a XI 'SfOl •'^••••« aafaïajd ap aanea n« %B4«d '(«js) «X**! 

••HT 
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pémitri ••« damier** «BB^a* aa 0«lB<a, Ctt4 4*lTalr«, CaB«*-

rauB , Tof«t aacian Caaga balt««** Pourtant, A.Plap raeoa-

aatt qae aa rarua aat aaaes pan Ine an Afriqua» peur tflrara 

•otlfa t aa lansaa ai aea aiTaau iatellaetual la raedant in-

•ae«aai1»la aux aaaaaa pa« aultiT^aa, qui formant anaar* 80 

ia la popalatian) an outra» alla fut TletlBa, Jmsqn*«a 1088 

aacara, 4a «aauresda filtraee et d'une a^atmetlon ayst^ata-

tiqua eaeora qna roilin, da la part ta fotiTarBaaaat fraa-

çala I praaalon aur laa libralrea pour laa ••pleher d'aeaap» 

tar la raTue« oenaare, retarda peataax parfala eanaiéirablaa*• • 

Cala expliqua una influanea beaucoup plua graada aa Fiarapa, 

aar laa ijtadiaata noira» qu'en Afrique aitRe* ^aia cea ^ta-

dianta, r«ntr4a eht't eux, aeeupaat paur la plupart daa fana» 

iiona iraportantea at il aat aaaaa alfaifieatlf de rair l|a« 

laa dlriecanta daa aaaTaaaz Ktata eonDaiaaent bien la rerae, 

quand il n*y ont paa auz-aitBaa eollaboré» aaaaia Saagliar ai 

Apith^. Sakou Toarl aat la bean-fr^ra et l'aal d*A.ni«pi q«i 

aanaatt par aillaura iatlaaaaat Koita Fadaba. F^afia» l'aejkaal 

pr^mimr aiiniatra du Pahomay, M.Maga» fut un ardaat dtffaaaaar 

4a la raTue qaaaé «a faillit lui rafuaar laa aubaidaa» à 2>a-> 

kar, aa 1948. 

Ainai, rovuf ettltaralle at haaaaa palitiquaa a^influaB» 

•ent réaiproquaaant. Si S^kou foar4 prtae la "dlaoleniaa-

tiaa iatalleetualla*, aa n'eat 11 que le pralaucaneat de la 

lutta eagag^^a aa 1882 par *ji<ffl;̂ '*̂ »̂* X'^fenae" et meai^e k biaa 

«ajjaurd'hui par *Pr<faaca Africaine* i "le» Wrltablea laa-

dara politiquea da l'Afrique ne peuTeat lira que dea 

haanaa engagea, fandaaantalaaant angag4a eoatra toutea laa 

faraaa at lee foraaa da d^paraonnaliaatlen da la culture a-* 

friaalna. H a repr^aantaat ••• laa Taleura aulturallea da 

leur Bociiti aebilia^a eentra la eolaniaation.* (24). 

... • da Gunnar lÂyràml aur *,'̂ h4jyŷ f ^c^noaloui? at aaya aen»-
d^Yeloppéa* 4.. I la» eablera apéetaux : "l ' Art nh^rr^*» *hM. 
travail en Afritme noire*, "iea >'tû ;ĵ aBta noiya parlent*». « 
124} Sékeu YOURE t *le leader politiaaa oanaid<r< aaaaa la 

rfpr<aantant d'une culture*, aaaaage au deB«i»aa 
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A la fin de la seconde guerre mondiale, la jeune 

littérature négro-africaine prit un nourel essor. 

"Bois d'^bène" de Jacques Boumain - qui Venait de mon-* 

rir - fut édité en 1945 et connut un succès immédiat au

près des étudiants noirs. Les thèmes, la force et la sin

cérité du poète haïtien concordaient ai parfaitement avec 

le mouvement de Paris que J.Roumain fut considéré aussi

tôt comme un des chefs de file de la négritude, sans qu* 

il ait pourtant participé à aucun groupe de son vivant, sa 

carrière diplomatique l'ayant tenu éloigné de la métropole. 

En 1946, paraissaient "Les Armes Miraculeuses" d'Aimé 

Cé saire, dont de nombreux extraits étaient déjà connus 

grâce à la revue "Tropiques*. Le recueil était cependant 

augmenté d'une pièce majeure : la seule tragédie de Césai-

re jusqu'ici (l)."Et les chiens se taisaient", qui campait 

le héros—type de toute révolution, le Bebelle. 

En 1946 également, le Martiniquais Joseph Zohel inau

gurait, avec "Diab'là". la série des rimans décrivant la 

vie des paysans noirs. Un peu plus tard, paraîtront, sur 

la vie des nègres d'Haïti, le très beau roman "Gouverneurs 

de la rosée" de J.Boumain et "Compère e^énéral Soleil" d« 

J.S.Alezi s. 

En 1947, Léon Damas publiait la première anthologie 

des poètes d'outremer, où le phénomène du mouvement néo-

nègre s'inscrivait lumineusement et contrastait avec les 

poèmes, fossiles bien polis, de ceux qui utilisaient en

core les recettes du Parnassel Damas était alors appelé 

à diriger, aux éditions Fasquelle, une collection d'oeu— 

(25) Cé saire prépare actuellement une autre tragédie sur 
"Le roi Christophe", roi nègre des premiers temps de 
l'indépendance d'Haïti. 
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vres des écrivains d'outremer : y parurent cette ann^e-là 

'Starkenfirst* rie l'Antillais Eaphaël Tardon et les "Con

tes d'Amadou Koumba" de fiirago Diop. 

En 1948, paraissaient, chez Corré'a, le roman de Mayot-

te Capecia, "Je suis Lartiniquaise" et "Soleil cou coup^" 

d'Aiiaé Césaire (26). Enfin, Senghor publiait sa remarqua

ble anthologie, entièrement centrée sur les poètes de la 

négritude et précédée d'une éblouissante préface de J*P* 

Sartre qui consacrait le jeune mouvement littéraire. 

A la même époque, naissaient des émules de "Pré s en-

ce Af r i c ai ne" . comaie la revue de Madeleine Rousaeau, "Le 

Musée Vivant*, qui s'orientait nettement vers l'art nè

gre, ou la revue "Tam-Tam", dans laquelle les étudiants 

catholiques africains allaient prendre conscience de 

leur rôle dans l'émancipation politique et culturelle de 

leurs pays..• 

(26) La même année, paraissait à Bruxelles, aux éditions 
G.A.Deny, le très hcau conte "N* gando" de Lomami 
Tchibamba• 



CINQUIEME PARTIE 

S I f U A T I O N A C T U E L L E 

D E S 

E C R I V A I N S N O I R S 



INTBODUCTION 

Une quarantaine d^écrirains noirs d' 

expression française s'imposent aujourd'hui à notre atten

tion. Il serait évidemment prématuré de les inscrire tous 

dès à présent dans l'histoire littéraire de notre époque x 

plusieurs n'en sont qu'à leurs premières oeuvres, dont il 

faut espérer beaucoup, d'autres par contre, malgré une 

production abondante, restent des écrivains mineurs. Si 

l'on considère l'ensemble, cependant, la qualité des sty

les, la diversité des genres et surtout la surprenante 

parenté des thèmes, nous forcent à reconnaître là un mou

vement littéraire authentique. 

C'est ce mouvement que nous voudrions présenter dans 

eette dernière partie. Notre ambition ne va pas jusqu'à 

vouloir en donner une synthèse ex^ustive. Aucune étude n' 

a encore paru sur ce sujet et il est malaisé d'embrasser 

d'un seul coup d'oeil la totalité des oeuvres des écrivain* 

noirs. Mais il est possible déjà d'en dégager les lignes 

de force. Nous avons donc voulu tenter une première appro

che, la plus complète et la plus lucide que nous pouvions, 

et indiquer ainsi la voie* 

On pourrait s'étonner que eette dernière partie de no

tre travail s'intéresse surtout à la personnalité des é-

erivains noirs et à la façon dont ils réfléchissent leur 

action littéraire. C'est que nous sommes persuadés - et 

ce n'est pas un a priori, mais le résultat de notre étude 

- que 



" POtty comrrendre les oenvrea dea Noire, il faut 

sans cesse se référer à l'entourage dans lequel 

elles nai a s ent. " (1) 

On dira qu'il est toujours intéressant de connaître la 

genèse d*une oeuTre et les circonstances qui l'ont entou

rée! Pour les auteurs noirs, cela nous est apparu indis-

pensable » Parce que leurs réactions devant les faits sont 

fort différentes des ndtres, qu'ils se réfèrent sourent 

à des choses mal connues de nous et fiitrtout parce que leurs 

oeuvres sont historiquement et moralement situées dans un 

contexte très particulier. Nous avons donc interrogé les 

écrivains eux-mêmes et leur avons soumis un questionnaire 

détaillé auquel ils ont répondu oralement (2). Malheureu

sement, il nous fut impossible de contacter plus de vingt-

deux écrivains. Nous ne prétendrons donc pas fournir ici 

un tableau du mouvement néo-nègre dans sa totalité : il est 

certain, par exemple, que les préférences littéraires in

diquées ne concernent strictement que les auteurs interro

gés ! 

Trois raisons feront comprendre cependant l'intérêt d« 

ce premier recensement : 

- O*abord, nous avons pu interroger les chefs de filei 

eeux qui ont été à l'origine du mouvement littéraire néo

nègre, qui lui donnent actuellement le ton et qui ont le 

plus d'audience parmi la jeunesse universitaire et les 

auteurs débutants. 

(1) Richard WRIGHT : "Ecoute, homme blanc". Paris, Calmann 
Lévy, 1959, p.174 

(2) Ce questionnaire, que nous reproduisons ci-après, fut 
corrigé par Madame DORSYNFANG et Uonsieur VAUTHIËR, pro 
fesseurs à l'ULB, et complété par le professeur G»BALAN 
DIER, spécialiste des littératures africaines» 



•» Ensuite, et surtout, certaines lignes de force se déga

gent dès maintenant, qu'une enquête poursuirle ne ferait 

sans doute que confirmer. Par exemple, 1orsqu'apparaît une 

tendance quasi unanime, nous pouvons être sûr - TU l'impor

tance des auteurs interrogés - qu'elle représente en fait 

l'opinion de la grande majorité des écrivains noirs. De 

plus, chaque fois que la question le permettait, nous nous 

sommes référé aux oeurres des écrivains que nous n'avions 

pu atteindre et nova indiquons les points sur lesquels el

les infirment, confirment eu nuancent les résultats de no

tre enquête. 

- Enfin, cette analyse se propose aussi pour but plus gé

néral, de démontrer la complexité des problèmes qui se po

sent à ces "élites occidentalisée" dont Richard Wright, 

avec un rien d*eraphase, a bien saisi la situation t 

* Ces outsiders qui mènent une vie précaire sur 
les bords abrupts de multiples cultures — ces 
hommes qui sont soupçonnés, incompris, maltrai
tés, critiqués par la Gauche et par la Droite, 
par les chrétiens et les païens - ces hommes 
qui portent sur leurs épaules frêles et infati
gables le meilleur de deux mondes - et qui, au 
milieu de la confusion et d'une situation sta
gnante, cherchent désespérément une patrie se
lon leur coeur : un home qui s'ils le trouvaient, 
pourrait s'ouvrir au coeur de tous les hommes''(3) 

Serait-il téméraire d'ajouter que la méthode employée 

iei à une échelle limitée, pourrait, selon-nous, être uti

lisée pour l'étude de tout mouvement littéraire contempo

rain et servir avantageusement l'histoire de la littéra

ture T 

(3) Richard WBIGHT : dédicace à "Ecoute, homme blanc*.o.c> 



Voici d'abord le «luestionnaire soumis aux écri

vains (l)» 

L'analyse détaillée des résultats aurait pu fournir la 

matière d*une thèse de sociologie. Pourtant, afin de ne pas 

fausser notre optique littéraire et historique, nous nous 

sommes contentés d'en extraire ici l'essentiel, et en par

ticulier les données qui touchaient de près notre thèse : 

1'"Ingagement" de la littérature nègre de langue française! 

+ 
+ + 

1. Nom - âge - nationalité - lieu où l'auteur a réeu -

profession - études - oeuvres » 

2• Quels sont les mobiles qui vous ont poussé à écriret 
au début ? 

Influence du milieu ? Désir d'évasion ? Désir 
d'esthétique ? Responsabilité d'intellectuel? 
... ? 

3• Que vouliez-vous "réaliser" en écrivant à ce moment ? 

Oeuvre d'art? Expression personnelle d'un 
sentiment dominant (révolte, indignation, 
amour, haine...)? Buts politiques ou so
ciaux? Lesquels? Information?...? 

^• Avez-vous choisi délibérément un "taaître" ou une "école 

Sinon, croyez-vous qu'il y ait eu un choix in 
conscient? Vous sltuiez-vous par rapport aux 
autres écrivains : contre ceux-ci, pour ceux-
là...? 

6. Actuellement votre admiration a-t-elle changé ou non? 

£n quoi ? 

6. De qui vous sentez-vous aujourd'hui le plus proche ? 
Pourquoi ? 

Ecrivains blancs? Lesquels ? 
Ecrivains noirs ? Lesquels ? 
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7• Quel système de pensée étranger a le plus marqué votre 
éducation ? 

Protestantisme, eathoiicisrae, marxisme, ra
tionalisme, islamisme, boudhisme, personna-
lisme, existentialisme*.. ? 

a) Est-ce encore celui-là qui garde vos préférences? 

b) Si non : pourquoi le repoussex-Tous ? 
par quoi 1'avez-vous remplacé ? 

c) Quels aspects de ce système vous ont le plus 
marqué ? 

8• Certains prônent actuellement un "retour aux sources", 
c'est-à-dire au» traditions autochtones • 

a) Le .iuyez-vous indispensable ? Si oui, pourquoi? 

Avez-vous personnellement ressenti, dans vos 
oeuvres précédentes, le besoin d'approfon
dir votre culture africaine traditionnelle? 
y avez-vous recouru dans vos oeuvres? 

e) Avant d'écrire, aviez-vous eu l'occasion d« par
ticiper à cette culture? Intimement? Au con
traire, en avez-vous été privé? 

d) Quand vous considérez cette culture traditionnelle 

- quels sont les aspects, les éléments, qui 
vous ont le plus imprégnés? 

- quels sont ceux que vous considérez coiame 
les plus importants et dignes d'être re
pris particulièrement aujourd'hui? 

- quels sont les aspects au contraire avec 
lesquels vous ne coïncidez plus aujourd'hui 
(croyances et rites religieux... organisa
tion et coutumes sociales... e t c . . ) 

9• Quels thèmes traitez-vous de préférence ? 

Problèmes interraciaux? Peinture de moeurs? 
Mythes et problèmes religieux? Thèmes histo
riques? Aventures individuelles?...? 

10» Où puisez-vous vos sources principales d'inspiration? 

Evénements politiques? Soucis personnels? 
Problèmes sociaux? Folklore traditionnel?...? 



11, Pourquoi aTez-Tong choisi telle forme littéraire? 

Souei d'efficacité? Aisance personnel1e?• . 

12. Quelle est celle de vos oeuvres qui voua satisfait 
le plus ? Pourquoi ? 

13» Depuis vos débuts, avez-vous modifié vos buts ? 

Pourquoi ? En quel sens ? 

14. Depuis vos débuts, avez-voug modifié votre style ? 

Pourquoi ? En quel sens ? 

16. (^uel publie soahaitea-voas atteindre ? 

- Le fait d'être un écrivain noir d'expres
sion française limite-t-11 votre audi
ence ou l'élargit-il ? 

- Concevez-vous qu'une littérature écrite de 
grande diffusion puisse s'exprimer p«r 
le truchement des langues africaines ? 

16, Comment concevez-vous votre rôle d'écrivain ? 

a) Int erprète des problèmes nègres, porte-
parole des peuples noirs ? (L'écrivain doit-

il parler surtout des problèmes qui in
téressent actuellement son peuple?) 

b) Educateur des masses noires ? (L'écrivain 
doit-il proposer de nouveaux problèmes, 
taire réfléchir, montrer de nouvelles 
façons de voir ?) 

c) Arti San de la libération des peuples nègres ? 

d) Dé sir de vous exprimer personnellement ? 

e) Désir de faire oeuvre esthétique ? 

• Croyez-vous que votre littérature doive actuellement 
être engagée, militante ? 

a) Si oui, est-ce en fonction des conditions 
politiques dans lesquelles se trouve 
votre pays ? 

b) Ou bien est-ce parce que vous estimez qu» 
il est nécessaire de garder le contact 
avec les masses ? 

c) Croyez-vous, dans ce cas, que le contact 
doive être définitivement maintenu, ou 
bien, lorsque les circonstances auront 
changé, l'écrivain cho7 sira-t-11 plus 
librement sa forme ? 



18, Si Yotia aTez choisi une Itttératqre "engagée*, area-» 
vous dû. pour cela» 

a) Sacrifi er cartaines de TOS tendances per-
•onnelles, renoncer à certains modee d' 
expression ? 

b) Prendre des options politiques» sociales, 
culturelles ... 7 

e) Littérature et politique T O U S paraissent-
elles, pour T O U S et dans les circonstan
ces actuelles, deux domaines étroite
ment unis ? 

d) CrovRZ-vous au contraire préférable de fai
re oeuvre littéraire indépendante ? 

19» Vous sentez-TOtts. en tant qu'écrivain, solidaire d' 
autres écrivains t 

De votre race ? d'Européens ? En quoi T 

20, Que représente pour vona la "négritude" ? 

21• Croyea-Yous qu'il existe une "littrrature noire* 
proprement dite ? Ou bien sculeiaent des Noirs écri
vant diins tles langues étrangères (frifîçals, anglais, 
portugais,ete•..) 

- Une littérature noire spécifique, distincte 
des autres, peut-elle exister en dehors 
de l'ciajjloi des langues nègro-afrieaines? 

- Si oui, cette littérature noire existe-t-elle 
déjà? ((juels en sont les auteurs et les 
écrits les plus représentatifs ?) 

- Ou bien est-elle en voie de formation î (A 
quels Hignes le découvresi-vous : livres, 
auteurs, uouvements... ? ) 

+ 
• + 

(l) Nous n'avons pu interroger de façon systématique Al• 
Diep et Cheik Anta Siop, mais leurs écrits et leurs 
conférenees nous ont permis de compléter leurs ré
ponses. 
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Noua pouvons ranger les auteurs interrogés en deux 

groupes ! treize éerirains ont plus de 35 ans, neuf sont 

moins âgés» Cette séparation n'a rien d'arbitraire, car no

tre enquête a montré qu*il existait entre les deux généra

tions des différences qui apparaîtront clairement au cours 

de l*«xposé« 

Neuf écrivains sent originaires des Antilles (7 ont 

plus de 35 ans), onze d'Afrique (6 de plus de 35 ans) et 

deux de Madagascar (de plus de 36 ans) (l)* 

Parmi les Antillais, nous trouvons six Martiniquais, un 

Quadeloupéen et deux Guyanais (2)î parmi les Africains, 

quatre Sénégalais, deux Soudanais (un Bambara et un Peuhl), 

un Togolais, un Dahoméen, un Camerounais, un Congolais 

(ex-AEF) et un originaire de la C8te-d'Ivoire. 

Les Malgaches doivent être classés à |fart. Les peuples 

de Madagascar, an effet, ne sont pas originaires d'Afrique, 

mais d'Indonésie et de Polynésie* Les ethnologues ne les 

rangent d'ailleurs jamais parmi les sociétés africaines* 

Cependant, nous ne pouvions exclure Jacques Uabemananjara 

(1) Tnnm seat de 9m»» alriiiaiiuo» Quoique métissés à divers 
degrés, les Antillais descendent des anciens esclaves 
noirs importés d*Afrique* 

(2) René Maran et Léon Damas. Le premier est né à la Marti
nique, aais de parents guyanaisj il a d'ailleurs sur
tout vécu en France (voir notre chapitre Vl). Nous clas
sons le second parmi les Antillais pour les raisons ex
pliquées pagoĵ if , en note» 
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de notre étnde, ear il fut trop intimement méli à la nais

sance et à l'érolution de "Présence Africaine* et il a re

pris à son compte personnel toutes les idées politiques et 

culturelles de la rerue* A l'exception d'une seule toute

fois, et bien qu*il soit noir lui-même : i H d é e raciale» 

Les Malgaches, même de couleur noire, se sentent moins 

"nègres" que "malgaches". Sombres Mélanésiens ou Indonési

ens elairs, ils participent tous à une même culture, en 

bien des points différente des cultures africaines, et 

leur situation insulaire n*a pas favorisé le rapprochement 

avec le continent noir (3). 

Flavien Eanaivo, lui, n'est pas de race noire; il appar

tient au peuple mérina (4), au teint clair et aux choTeux 

noirs et lisses. Son oeuvre ne fait donc pas partie de la 

littérature négro-afrieaine* Il nous a paru cependant in

téressant de le placer à cêté de son compatriote J» Babe-

mananjara, car il confirme que les différences constatées 

entre celui-ci et les autres écrivains noirs ne sont pas 

des différences individuelles, dues à la personnalité d« 

l'auteur, mais tiennent à des causes plus profondes et ré

vèlent la singularité du peuple malgache* 

Quoi qu'il en soit, les tableaux d'ensemble distinguent 

toujours ces deux écrivains des autres. 

Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion d'in

terroger des auteurs haïtiens. Quatre se détachent nette

ment et s'affirment d'une valeur indiscutable : le docteur 

(3) Les écrivains antillais, nons l'avons indiqué à plu
sieurs reprises, ressentent au contraire très vivement 
leurs attaches ffricaînes, sens doute par réaction con
tre leur situation socialement inférieure. De plus, im
portés au temps de l'esclavage dans un pays déjà occu
pé par les blancs, leur sentiment "national" n'a pu se 
développer comme au sein des populations malgaches, dé
jà maîtresses de l'île et bien organisées avant la co
lonisation* 

(4) peuple venu d'Indonésie et ayant subi un métissage juif 
assez prononcé (selon les renseignements de F*Ranaïvo) 



Jean Prlce-Mara (qui a plus de 60 ans)» Jacques Bounain 

(décédé), ainsi que Jacqiies-Stephen Alezia et René Depes-

tre (qui ont moins de 35 ans). Mais la lecture de leurs 

oeuvres et les renseignements obtenus indiquent que ces 

quatre écrivains peuvent être assimilés aux Antillais en 

tous les pointa qui noua intéressent ici* 

Les écrivains dont nous nous oveupens ont, en grande 

majorité, vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leur for

mation universitaire, qu'ils ont reçue en France (s). Ham 

paté Ba et Bernard Badié n^ont même jamais vécu que ches 

eux. Certains ont au contraire passé la plus grande par

tie de leur vie en Europe, tels René Maran (6), Gilbert 

Gratiant et David Diop« 

Cela a son importance, car si l'auteur a vécu aux co

lonies, ses thèmes en seront influencés et en quelque sor 

te "authentifiés". L'Antillais sera naturellement plus 

vrai en nous parlant de son pays, s'il y a passé de lon

gues années. Bemarquons à ce propos que beaucoup d'oeu

vres sont, pour une grande part, autobiographiques, par 

exemple chez Zobel, Sembene Ousmane, Edouard Glissant, 

Mongo i>eti, Camara Laye, Ousmane Soce, Ferdinand Oyono, 

Paul Niger»..(7)• La plupart nous aident à comprendre de 

l'intérieur leur milieu indigène et les arguments qu'ils 

opposent à la colonisation. Nous examinerons plus loin 

les griefs principaux qu'ils formulent contre l'action 

europé enne• 

(5) Tchikaya n'a vécu cependant dans son pays d'origine 
que jusqu'à 1'ège de 14 ans 

(6) Bené Maran fut administrateur en Oubangui-Chhrl : 
voir notre chapitre VI 

(7) La remarque vaut d'ailleurs poiir la littérature noi
re de langue anglaise : "Je ne suie pas un homme li
bre", de F»Abrahams, "Black Boy" de R.Wright, etc*.* 
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Le niveau intellectuel des éerivains noirs est en géné

ral fort éleré : dix-sept unirersitaires et un philosophe, 

Hanpaté Ba, qui fit des études islamiques approfondies. Noua 

pourrions même ranger dans ce groupe René Maran, qni, après 

son baccalauréat, acquit par lui-m^me une culture â*un ni-

Tean nettement supérieur* Deux éeriraina, B.Dadié et F* 

Tehikaya, n'ont terminé que des études secondaires* Seul 

Seahene O^^smane ne possède qu'un diplSme du degré primaire* 

Docker à Marseille, il a reçu une formation syndicale et 

•st en réaction contre les intellectuels de Parla, qu'il 

juge "trop bourgeois" (s) 

Tous les tiniver si taires ont subi un métissage culturel. 

Le français leur est une seconde^iangur' maternelle, peut-

on dire, et c'est spécialement vrai pour les Antillais 

qui la parlent sans accent et considèrent les dialectes 

créoles comme des patois (d). Formés en France, en majo

rité dans la capitale, ils ont en outre été soumis à des 

influences littéraires et idéologiques assez semblables, 

comme il apparaîtra aux tableaux II et III* 

Tous les écrivains noirs, nous l'avons indiqué au cha

pitre XYII, sont très conscients de leurs responsabilités 

tant devant l'Occident que devant leurs peuples, et cette 

conscience oriente naturellement leurs écrits, quelle que 

soit la formation reçue : le niveau d'instruction de Sea-

bene Ousmane peut bien influencer son style, il n'a pas 

de répercussions nettes sur ses idées, conformes à celles 

des autres écrivains* 

(8) La grosse majorité des autres écrivains noirs sont eux 
aussi universitaires : les quatre haïtiens déjà noiamés^ 
Birago Diop et Ousmane Soce (Sénégal), F.Slsaoko (Sou
dan), R.Tardon (Martinique), F.Oyono (Cameroun), B*Ua— 
tip (C ameroun) , Camara Laye, e t c . . 

(9) On constate une assez forte tendance aujourd'hui à re
valoriser le créole et plusieurs écrivains le jugent 
capable de jouer le râle de langue littéraire» Les 
principales tentatives faites sont celles de G.Gratiant 



Tous les écrivains exercent une profession extra-lit

téraire ; sept sont professeurs, huit ont ou ont eu des 

responsabilités politiques ou syndicales* Les autres oc

cupent des postes d'information (radio, Journalisme...) 

ou de recherche scientifique* Mais il est remarquable que 

la plupart - sauf parmi ceux qui ont une charge politique 

ou scientifique - estiment que leur r8le littéraire est 

le plus important! 

+ + 

»... "Fab'Compé Zicaque**. poèmes (i-ditions des Horizons 
Caraïbe,Fort-de-'rance, 1968) ot de Mortltfeau Leroy, 
qui adapta notamment "Antigone* en créole. 
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I I , 

Abordons maintenant l'important problème de* 

INFLUENCES LITTERAIRES. Cette question n'a été poaée qu* 

i^crivains pnra - il y en a dix-sept, que nous arens 

soulignés dans le tableau II - c'est-à-dire à ceux qui 

tiennent à faire oeuvre littéraire au sens précis, et non 

aux essayistes, qui considèrent la littérature comme une 

arme efficace pour défendre certaines thèses (décolonisa

tion, revendication raciale, valorisation des cultures 

africaines...). Ceci, bien sûr, n'exclut pas que ces es

sayistes ne possèdent de réelles qualités littéraires I(lO) 

Par "influences littéraires", nous entendons les go'dts 

affirmés par les écrivains et leurs préférences pour cer

tains auteurs. Savoir quelles influences réelles ces au

teurs ont eu sur le style de nos écrivains, sur la facture 

de lèur oeuvre, c'est là une étude trop complexe pour être 

abordée j.cl et qui exigerait un travail certes aussi vo

lumineux que le n$tre. Il y a un rapport parfois immédiat, 

coiXEie entre les vers de David Diop et ceux de Jacques Rou

main (bien qu'il déclare préférer Césaire), ou encore Ed. 

Glissant apparaît comme l'héritier direct de son poète 

préféré, Saint John Perse. Parfois, l'influence est plus 

subtile s dans "Mirages de Paria*. Ousmane Soce essaye 

(lO) Cinq des écrivains consultés ne sont pas des "littéra
teurs'} mais des "hommes de culture" qui écrivent pour 
défendre certaines idées, sans avoir de vocation lit
téraire particulière. Ile peuvent toutefois servir u— 
tilement à situer les écrivains : leurs mobiles, leura 
buta, exprimés avec nuance et clarté, eans fabulation 
ni lyrisme, mt?ttent à nu l'ossature, les lignes direc
trices des oeuvres proprement littéraires et sont ain
si souvent indispensables à la juste compréhension de 
celles-ci• 



par exemple de recréer, dans ses descriptions de dancings 

parisiens, l'atmosphère et le mouvement des scènes de dan

ses si magistralement rendues par Claude Mao Kay dans son 

roman "Baifc.io" « Et nous avons vu combien Senghor, qui ne s* 

en cache nullement, avait été marqué par la poésie sénéga*» 

laise* Rabemananjara et Banaïvo sont à leur tour influen

cés par les sources malgaches, les poèmes du dernier s*'in*— 

pirant d*aillenrs directement des 'lain-tenys (il)» 

^ais, répétons-le, ces rapprochements devraient être 

confirmés, épurés, enrichis par une étude plus approfon-

dis« 

Il nous a paru intéressant ici de connattre quels au

teurs les écrivains noirs élisaient* "Dis—moi qui tu ai

mes*..", ce vieil adage reste vrai ; préférer un écrivain, 

c'est se sentir quelque affittité avec lui, et, lorsqu'on 

est écrivain soi-même, c'est souvent révéler sa propre con

ception de la littérature, de son rdle, des problèmes qu* 

elle doit aborder*.• 

Classons ces influences en "occidentales" et "nègrea"| 

car beaucoup d'écrivains de couleur ont été touchés égale

ment par les écrits de leurs confrères noira* Le schéma 

présenté ici paraîtra peut-être un peu scolaire, mais nous 

nous sommes souciés d'abord de la clarté! 

A> Littérature occidentale,^ 

1* Française t 

Quinze écrivains sur dix-sept apprécient vivement la 

poésie française* Les symbolistes et leurs héritiers sent 

(il) Chan sons populaires malgaches d'un style très particu
lier, étudié par Jean PAULHAN : "Les haln-tenys". Paris 
NRF, 1938. 
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eitém le plus fr4queinir.ent : Baudelaire, quatre fol», Mal

larmé, Saint John Perse et Bimbaud, trois toim, Claudel, 

deux fois : les deux premiers pour leurs qualités plasti

ques, les trois suivants pour leur intense lyrisme. Les 

surréalistes, cités seulement par Césaire, Damas et Sain-

ville, qui faisaient déjà partie tous trois du groupe de 

*L*Etudiant noir", ne semblent pas particulièrement appré

ciés par la jeune génération* Par contre, le romantisme 

ne les a pas laissé^, indifférents : plusieurs écrivains ont 

éprouvé leur première émotion poétique, au lycée, devant 

Victor Hugo, Lamartine et Nerval, tandis que les MalgacheSi 

pendant leurs années universitaires, vibrèrent davantage 

au contact des romantiques allemands, Holderlin, Novalis 

et Rilke. 

Le roman français a beaucoup moins d'audience* Trois 

romanciers noirs seulement (sur huit) citent Balzac et 

Zola deux fois, Flaubert, Proust et Ramus une fois. Au

cune allusion aux écrivains d'entre-deux guerrss, malgré 

Gide, Duhamel, Saint-Exupéry, Colette eu Malraux*..! Quant 

au "nouveau roman", il n'éveille d'intérêt que chea Ed. 

Glissant, qui juge ses confrères français "très intelli

gents, mais victimes d'une situation" (l2) 

2» Russe et américaips t 

A l'opposé du roman français, il est frappant de cons

tater que six écrivains apprécient la littérature russe 

et élisent Dostoïevski, Gogol, Tchekov et Cholokov, soit 

pour leur souffle épique, soit pour le fourmillement et 

la vie intense de levrs personnages* Remarquons qu'il s' 

agit f^'autenrs fie 1'/époque révolutionnaire cl* 1917. Au
cun auteur r^isse moderne n'est cité* Quant à la littéra-

(12) Entretien avec i!.d«Gl issant en juin 1950* 



ture américaine, elle est représentée par Faulkner, Heming

way et surtout Steinbeck» 

Tous ces romanciers choisis brassent de vastes problè

mes sociaux et sans doute est-ce la raison de leur élection* 

En France, en effet, le roman social contemporain n*a pas 

cette envergure et son actuel représentant, Gilbert Cesbron, 

est sans valeur artistique* Mais il est toutefois étonnant 

que les écrivains noirs n'aient pas retenu "L^espoir* ou 

"La conditioa hamaine* ou encore les romans de Jules Ro

main et de Martin du Gard. Notons encore que la majorité 

des poètes et romanciers cités appartiennent k des courp.nta 

révolutionnaires et qu'il n'est pas étonnant que les écri

vains noirs retrouvent chez eux des échos qui les sfduisent* 

B» Littérature nègre. 

1» d^expresaion française ! 

Les écrivains noirs ont évidemment lu les oeuvres prin

cipales de leurs confrères, mais nous ne relevons iei que 

ceux qui furent "préférés". 

Les poètes noirs sont cités par douze écrivains (sur 17)» 

Césaire le tout premier, avec huit voix, puis Jacques Rou

main (5x), Senghor et Damas (3z), Rabemananjara (2z), Ca-

mara Laye (iz). Les poètes, plus lus que les romanciers, (13) 

semblent appréciés surtout pour leur eombattivité. 

Pourquoi cette préférence marquée peur Césaire, qui est 

pourtant un auteur difficile î Est-ce parce qu'il est re

connu le plus grand par les critiques occidentaux ? On bien 

parce qu'il est devenu le symbole dtt "grand cri nègre" lan

cé dans le * Cahi er* ? Sa poésie ultérieure a-t-elle été 

goûtée au même titre ? En tous cas, des sondages faits par 

nous dans divers milieux d'étudiants noirs confirment sa 

primauté « 

(l3) Cela peut s'expliquer par le fait que le roman nègre 
n'a pris son essor qu'après 1048 t 
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Senghor, au contraire, occupe une place indigiie de sa 

•aleur. Sa modération s'accorde mal, il est vrai, avec le 

tempérament généralement bouillant de la jeune génération* 

Il est rare d'ailleurs qu'elle aime en même temps Césaire 

et Senghor. Peut—être aussi cette poésie paraît-elle trop 

enracinée dans les particularités sénégalaises, dont elle 

chante les paysages, l^histoire, les coutumes... Sauf par 

leur rythme, les vers de Senghor évoquent le Sénégal plus 

que l'Afrique en général. Le caractère très "aristocrati

que" de ses derniers recueils n'est pas fait non plus pour 

les rendre plus accessibles à toutes les sensibilités* 

2. négro-américaine t 

Les romanciers nègres des Etats-Unis sont beaucoup lus 

par les écrivains d'expression française. La première gé

nération a surtout aimé Claude Mae Kay et Langston Hughes 

(l«). Tous les j eunes, eux, ont lu Richard Wright et Ches— 

ter Himes, et ne restent pas indifférents à leur réalisme 

violent» 

3> traditionnelle : 

Une nette majorité (il écrivains sur 1?) manifeste un 

vif intérêt pour la littérature traditionnelle de l^Afri-

que. Le roman "Chaka*. épopée traduite du bantou en 1939 

et contant la révolte d'un grand chef zoulou, est maintes 

fois cité (l5). Mais beaucoup s'intéressent également à 

leurs littératures locales (contes, légendes, poèmes); 

les Malgaches, en particulier, tiennent à j rattacher ex

pressément leur propre poésie. De même que le philosophe 

peuhl Eam até Ba et Bernadd Dadié» 

14) Cfr notre chapitre V. 
15) Thomas MOFOLO : "Chaka*. épopée bantoue en dialecte 

souto, traduite aux éditions Gallimard, Paris^ 
1939. 
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Notons que tous les écrivains noirs ont été influencés 

par la littérature n^gre d'au moins une des trois catéforiesj 

ainsi que le montre le tableau II« Comme tous ont subif^ éga

lement l'influence de la littérature occidentale, nous pou

vons parler à bon droit d'un métissage culturel, à deux ex

ceptions près, Bernard Dadié et Hampaté Ba, qui n'ont pas 

de mattres français 

L'influence de la littérature traditionnelle apparaît 

plus importante encore si nous examinons les oeuvres d'é

crivains non interrogés. Des romanciers et conteurs comme 

Jean Malonga, Lomami Tshibamba, Fili-Dabo Sissoko, Abdou-

laye Sadji, Birago Diop ou encore des poètes comme Keita 

Fodeba, puisent leur inspiration et leur style même dans 

le folklore africain. Ils transcrivent en français des con

tes et poèmes de leur pays, à la manière de leur pays. Et 

pour plus élaboré que soit le style de Camara Laye ou de 

Paul Hazoumé, il acquiert saveur et originalité en essayant 

de rendre, de l'intérieur et avec précision, les modes de 

vie et de pensée de leurs compatriotes. 

Ces deux derniers auteurs ne sont du reste en rien ''exo

tiques" au sens où noiis définissions ce mot (l7). 

Les écrivains qui sont ainsi directement reliés à leurs 

cultures traditionnelles sont généralement parfaits bilin

gues et peuvent créer dans les deux langues, pour exprimer 

toujours en profondeur leur univers africain. Le plus sou

vent, tout esprit polémique est absent de leurs oeuvres et 

on n'y rencontre que de rares allusions aux blancs. C'est 

dans cette vois "décontractée" que le mouvement littéraire 

issu de la négritude nous paraît avoir le plus de chances 

(16) Ces deux écrivains, comme l'indiquait le tableau I, 
n'ont vécu que dans leur pays d'origine. 

(17) Cfr page ^. 



de s'épanouir librement et, nous apportant une foule de 

thèmes, d'images, de tournures d'esprit jamais entendues 

dans notre langue, qu'il enrichira sans doute profondément 

la littérature universelle* 
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III, 

Le troisième tableau est consacré aux INFLUENCES 

IDEOLOGIQUES, c'est-à-dire aux systèmes de pensée dont 1' 

auteur reconnaît avoir, bon gré mal gré, subi 1*̂  emprise» Il 

ne s*agit donc pas nécessairement d'un choix. La lecture 

des oeuvres confirme en tous cas- que cette emprise a été 

réelle• 

On constatera une assez grande mobilité, normale, croy

ons-nous, si l'^on considère les troubles résultant de 1 ' a-

culturation (l8). En effet, "Les nègres, du jour au lende

main, ont eux deux systèmes de référence par rapport aux

quels il leur a fallu se situer •.. leurs coutumes et les 

instances auxquelles elles renvoyaient, étaient abolies 

parce qu'elles se trouvaient en contradiction avec une ci

vilisation qu'ils ignoraient et qui leur en i m p o s a i t ( l 9 ) 

Presque tous ont été christianisés, mais beaucoup d'é

crivains noirs ont ensuite quitté l'Eglise, soit pour ad

hérer à d'autres convictions, soit pour se former une syn

thèse personnelle, qui paraît beaucoup plus achevée et 

plus stable chez les anciens» Parfois, les synthèses ain

si formées allient des conceptions qui nous sembleraient 

inconciliables : marxisme et fétichisme, ou christianisme 

et animisme, par exemple... Nous marquons du slgle 1' 

idéologie à laquelle l'écrivain se rattache lui-même ac

tuellement. Lorsque ce sigle manque, c'est qu'aucun systè

me n'est préféré, mais qu'une synthèse personnelle a été 

formée ou est en voie de formation. Remarquons encore que 

(18) Sur cette notion, voir notamment HERSCKOVITS : "Les 
bases de l'anthropologie culturelle". Paris, 
Payot, 1952, pp. 22.7 et ss. 

(19) Frantz FANON : "Peau noi re. masques blancs". Paris, 
Seuil, 1952, p.114 



par "marzisme~8ocialisme" nous n'entendons pas adhésion au 

parti communiste, même lorsqu'il s'agit de l'idéologie pré 

férée, car plusieurs se disent marxistes ou socialistes en 

se défendant d'être communistes : "les marxistes noirs doi 

vent repenser un marxisme africain, adapté à la situation 

africaine", dit Alioune Diop (20). 

Une très grande majorité, disions-nous (19 écrivains 

sur 22), ont eu une enfance et une adolescence chrétiennes 

dans leur pajcs d'origine. Mais douze ont ensuite quitté le 

Christianisme, ou tout au moins l'Eglise, tandis qu*on n' 

enregistrait qu'une seule conversion d'adulte, celle d ' A-

lioune Diop, venu de l'Islam. 

Pourquoi cette défection massive 1 Les oeuvres nous ren 

seignent fort bien : le reproche principal, aux Antilles 

comme en Afrique, est la collusion du missionnaire et du 

colonisateur. Le missionnaire apparaît comme un auxiliai

re colonial, qui aplânit la route de l'administrateur en 

prêchant l'obéissance et la résignation (2l). 

Immédiatement, mais en Afrique seulement, suit un second 

reproche : le missionnaire ne comprend pas l'indigène, il 

veut lui imposer sa religion et sa morale, et 11 traite «-

vec mépris les moeurs et croyances ancestrales. Certes, 

les ouvrages d*un Tempels, d'un Van Wing, sont appréciés, 

mais leurs conseils de pastorale religieuse n'ont pas en

core été mis en pratique suffisamment. 

Les Antillais formulent une autre critique : la reli

gion enseignée est puérile, voire primaire* Un seul Antil-

(20) Ali oune DIOP t conférence au Centre International, 
Bruxelles, 4 mars 1960 

(21) Ce même reproche ressort clairement d'une enquête de 
Mr. J-L.LâHOCH£ auprès des écoliers noirs du milieu 
extra-couturaier d'Ëlisabethville• 



lais, sur les neuf interrogés, est demeuré chrétien - 11 

s'agit de Joseph Zobel -, cinq sont passés au socialisme, 

trois au rationalisme» Tous dénoncent l'incurie du clergé 

local. Bien que les Africains attaquent parfois vivement 

les missions, nous n'avons rencontré chez eux aucune cri

tique du même ordre! Quatre africains sur onze sont restés 

catholiques et ont réfléchi leur adhésion. D'autres, avec 

Mongo Beti, auteur du "fauvrc Christ de Bomba*, roman qui 

dresse cependant d'un bout à l'autre le procès sévère de 

la christianisation, concluent que, tout compte fait, les 

missionnaires sont encore les blancs les moins nuisibles 

à l^Âfrique. Quant aux deux auteurs malgaches, leur cas 

est assez particulier : le christianisme et les cultes 

indigèfaes ont formé à Madagascar une synthèse parfois cu

rieuse, mais homogène et qui ne paratt pas poser de pro

blèmes aux intellectuels» 

Douze écrivains ont été touchés par le marxisme. avec 

des nuances diverses, depuis le socialisme très souple de 

Senghor, demeuré chrétien, jusqu'au communisme orthodoxe 

de Gratiant. Les motifs en sont évidemment sociaux et fa

ciles à comprendre lorsqu'on songe à la situation des co-

loniesy où l'intérêt du colonisateur est différent de ce

lui du colonisé. Cette opposition répond au schéma marxiste 

et explique l'influence prépondérante de cette idéologie» 

Nous formulerons deux remarques : 

- la première est que le marxisme a touché beaucoup plus 

les jeunes (7 sur 9) que les anciens (5 sur 13). Cela cor

respond à un intérêt croissant pour la chose politique et 

à un engagement plus prononcé, comme il apparaîtra au ta

bleau IV. 



.i^2 

- la seconde est que les Antillais (6 sur 9) sont plus mar» 

xistes que les Africains (6 sur 13). D'autres écrivains 

haïtiens non interrogés confirment la chose : J.Roumain, 

J-S.Alexis, B.Depestre. De plus, les marxistes antillais 

sont plus souvent inscrits au parti communiste, fait rare 

chez les Africains* 

Quant aux raisons de cet état de fait, nous en sommes 

évidemment réduit^ aux hypothèses et nous en retiendrons 

trois, qui pourraient bien valoir en même temps* 

- tout d*abord, l'Antillais est plus assimilé que l'Afri

cain et ne se méfie pas d'instinct de toute influence oc

cidentale quelle qu'elle soit. L'Africain est beaucoup 

plus soticieux d'adapter le marxisme, de l'utiliser, non 

comme une doctrine universelle, mais comme un outil per-

fectionnable selon les nécessités locales. La position de 

vSenghor nous semble l'exemple même de cette attitude. 

- en second lieu, la situation sociale est beaucoup plus 

étouffante aux Antilles : aliénation des élites, misère 

du peuple, absence de toute issue économique ou politi

que... On se reportera à notre chapitre IV. Dès lors, 1* 

Antillais exige un changement beaucoup plus radical que 

l'Africain, qui souhaiterait conserver certaines structu

res sociales qu'il apprécie* 

- enfin intervient un facteur religieux ! l'Africain, au 

contraire de l'Antillais, est resté un homme profondément 

enraciné dans la religion et s'oppose d'instinct à l'athé

isme marxiste. C'est pourquoi il ne retient souvent du so

cialisme qu'une méthode d'organisation économique et so

ciale (22). 

(22) Chez certains intellectuels africains, cette fidélité 
religieuse nous a paruff parfois artificielle : ils 
semblent accentuer cet aspect de 1'ame africaine par 
opposition à l'athéisme actuel de l'Occident. C'est 
là, pour eux, une manière nouvelle de s'affirmer dif
férents. 



.>^3 

Quant aux autres idéologies relevées - rationalisme, 

existentialisme, personnalisme, islam et boudhisme -, 

elles n'ont pas l'intérêt des deux premières et se répar

tissent sur douze écrivains, avec une légère majorité pour 

le rationalisme qui a marqué leur formation universitaire•(23) 

Plus importantes apparaissent les idéologies tradition

nelles . c'est-à-dire des croyances et conceptions ancestra-

les* Sous le titre de "traditionnalisme intellectuel", noua 

rangeons les écrivains qui ont réfléchi les croyances indi

gènes, qui les ont, en tout ou en partie, "intellectuali

sées", de sorte qu'elles colorent plus ou moins subtilement 

leurs conceptions actuelles. Vont se classer sous la ru

brique "tradltionnalisme concret", les auteurs qui ont ef

fectivement vécu en milieux indigènes et ont été imprégnés 

de leurs cultures, qu'ils les aient rationalisées ou non* 

Ce dernier groupe est important puisque dix-sept écri

vains ont vécu dans un cadre indigène. Parmi les cinq au

tres, David Diop et René Maran on été éduqués en France, 

Paul Niger et Léon Damas, qui ont grandi/1 aux Antilles, 

ont reçu cependant une éducation très bourgeoise, coupée 

du milieu indigène, Tchikaya enfin, est venu en France à 

l'âge du lycf'e et passa ainsi la majeure partie de sa jeu

nesse éloigné de sa famille* 

Quinze intellectuels se sont penchés sérieusement sur 

leurs valeurs traditionnelles et leur réflexion a modifié 

(23) Ën ce qui concerne l'Islam, constatons que le tableau 
III np reflète pas la réalité sociale de certains paya 
de l'ouest africain, islamisés parfois jusqu'à 70 ^, 
comme la Guinée. En AOF, il y avait en 1950, 6 millions 
de musulmans sur une population de 14 millions d'habi
tants; au Soudan, 3-|̂  millions sur 6^ millions d'habi
tants (d'après Albert N'GOMA i "L'Islam noir", dans le 
cahier spécial de Présence Africaine consacré au "Mon
de Noir". Paris, 1 9 5 0 * ) 



de façon sensible leurs propres conceptions. On tiendra 

compte ici de l'apport des ethnologues, relevé au chapi

tre VIII, qui aida beaucoup d'écrivains à prendre consci

ence de la valeur des cultures nègres : nous pensons sur

tout à Senghor, Sainville, Niger, Damas et Alioune Diop. 

Dans ce groupe, nous trouvons neuf Africains et les 

deux ax\teurs malgaches pour quatre Antillais seulement. 

C'est que les traditions d'Afrique sont restées plus soli

des et cohérentes, tandis qu'elles se désagrégeaient len

tement aux Antilles, pour prendre place peu à peu au sein 

du folklore. 

L'examen des valeurs traditionnelles a porté sur trois 

domaines principaux : mystique, moral et social. Cette ré

flexion sur la mystique africaine a aidé A.Diop, Senghor 

et Dadié à approfondir leur christianisme; pour les autres 

elle a renforcé leur sens religieux en lui donnant une co

loration nouvelle : croyance à la métempsychose chez Da

mas, accentuation du culte des ancêtres chea les écrivains 

malgaches, fétichisme chez Ousmane Seabene... Niger, Sain 

ville, D.Diop et Mongo Beti ont fiié davantage leur atten

tion sur les domaines social et moral, mettant l'accent 

sur l'esprit communautaire et la solidarité, ainsi que sur 

la conception africaine de la sexualité : polygamie et 

primauté de l'enfant. Bemarquons que, chez P.Niger et D* 

Diop, il s'agit là d'un choix purement intellectuel, rai

sonné, puisqu'aucun des deux n'a vécu en milieu indigène. 

A tous nous avons posé la question : "JBstimes-

vous que la culture négro-afrieaine future doive encore 

tenir compte des traditions ?" - Les réponses oscillent 

entre "C'est indispensable!" et "C'est souhaitable!". 

Deux exceptions seulement. Agblemagnon réagit contre 

la tendance générale à '^refermer l'Afrique sur elle-même". 



Il faut, dlt-11, "avoir le courage de rompre avec certains 

aspects de la vie africaine devenus incompatibles avec les 

exigences actuelles" et cela "quel que soit l'attrait du 

passé". Frantz Fanon, lui, applique strictement le schéma 

marxiste : lorsque l'économie change - et ce sera le cas 

en Afrique -, les rapports sociaux se modifient et il se

rait vain de vouloir conserver les anciennes "superstruc

tures". "L'homme qui veut expliciter la culture tradition

nelle, dit-il, s'aperçoit que le peuple l*a déjà dépassée"» 

A part ces deux exceptions, les réponses sont donc gé

néralement positives. Elles confirment un des thèmes prin

cipaux des deux congrès des écrivains et artistes noirs : 

l'originalité des cultures négro-africaiues* 

En quoi les écrivains censidèrent^^ils l'apport des 

cultures africaines comme intéressant ? 

Les réponses visent principalement les domaines artis

tiques (16 réponses positives) et littéraires (l3 répon

ses positives) : le nègre a une autre histoire, d'autres 

mythes, des qualités de sensibilité différentes de l'occi

dental et aussi d'autre* moyens d'expression qu'il est 

urgent de libérer des contraintes européennes. 

Mais onze écrivains relèvent également les avantages 

des structures sociales traditionnelles, insistant sur la 

solidarité et l'esprit communautaire; l'organisation po~ 

litique et économique, de même que les croyances religieu

ses ne sont plus guère défendues, mais on en retient la 

quintessence : la démocratie et le mysticisme. 

D'une façon générale, les intellectuels sont persuadés 

qu'il est nécessaire d'adapter, d'"nfricaniser" les sys

tèmes politiques et économiques de l'Occident, et à plus 

forte raison ses idéologies. L'idée la plus répandue aux 

deux congrès est celle de "désoccidentalisation des cul

tures nègres". 
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I V . 

Un écrivain peut se proposer des B U T S 

multiples, d'importances diverses* Deux sont relevés le 

plus souvent par les auteurs noirs eux-mêmes et retien

dront ici notre attention ! se souvient-ils d'une créa

tion artistique ? comment conçoivent-ils leurs responsa

bilités d'intellectuels ? 

Tout écrivain se soucie au moins de bien écri

re, de camper des personnages vivants et psychologique

ment cohérents, de bâtir son roman. Mais tous ne désirent 

pas nécessairement créer, enrichir la littérature d'une 

oeuvre originale, personnelle» Comme l'avoue Mongo Eetl, 

beaucoup de jeunes écrivains noirs ne sont venus à la 

littérature que poussés par les circonstances : la situa

tion politique les stimulait et aussi la pression du grou

pe formé autour de "Présence Africaine*» En outre, la con

science de leurs responsabilités d'intellectuels les pres

se de prendre publiquement position* 

^ais si cela est vrai pour les jeunes, ce l'est bien 

moins pour les anciens» Parmi ces derniers, en effet, dix 

écrivains purs (24) sur douze avaient déjà l'intention d' 

écrire, parfois même avaient commencé à le faire, avant 

tout engagement et toute prise de position vis à vis des 

problèmes nègres* Césaire, Benghor, Rabemananjara, Dadié, 

Marau, lianaïvo».. s'essayent à la littérature depuis le 

lycée. Parmi les jeunes interrogés, au contraire, seuls 

Tchikaya et surtout Glissant accordent une importance ma-

(24) Voir la note 10, page 



jeure au style et à la forme de leurs oeuvre*» Les autreS) 

tels David Diop, O.Sembene ou Mongo Beti, avaient, à l'o

rigine, tendance à se servir de leur plume uniquement pour 

transmettre leurs idées, dans un style qui se voulait cor

rect sans plus. L'essentiel était le message : il fallait 

éviter, comme le dit D»Diop, de "faire des sous-produits 

de la littérature française"* 

Mais des vocations s'éveillèrent en chemin : il n'est 

plus indifférent aujourd'hui à Mongo Beti d'écrire bien et 

son style s'est affirmé, resserré davantage. Par contre, le 

bon talent de conteur de B.Padié a fait place à des poàmes 

polémiques insignifiants. 

£n général, les Antillais et les iilalgaches semblent 

plus soucieux de la forme littéraire : les romans de J» 

Zobel, ou ceux d'auteurs non interrogés comme J.S.AlexiSf 

R* Tardon,J.Roumaln, les poèmes de Césaire, Niger, Glis

sant, sont mieux soignés, plus travaillés. Faut-il eu cher 

cher la raison dans une meilleure assimilation de la lan

gue française aux Antilles ? De brillantes exceptions afri 

caines comme Senghor, Birago Diop, Camara Laye ou Paul 

Hazoumé nous empêcheraient de conclure trop vite, d'autant 

que le style de quelques Ahtillais, tels Sainville, Mayot-

te Capecia ou Bené Depestre, laisse parfois à désirer* Ce

pendant l'on peut dire que la langue des écrivains antil

lais est au moins toujours correcte! Désir plus grand d' 

être appréciés en France ? Public lettré plus exigeant aux 

Antilles qu'en Afrique ? A ces niveaux la connaissance 

plus profonde de la langue française intervient sûrement. 

Si la négritude a éveillé ou stimulé de jeunes voca

tions littéraires, elle a parfois mal dirigé le tempéra-



ment de quelques autres qui, se croyant tenus à une litté

rature de combat, s ' essotiif 1 ent à une poésie épique pour la

quelle ils ne sont point faits. Fl.BanaÏTO, qui ne 8« veut 

pas "engagé", est meilleur avocat des cultures indigènes 

que D.Diop ou B.Dadié, car il s'exprime lui-même et ne cal

que pas ses poèmes sur des impératifs généreux sans doute, 

mais extérieurs. Le danger de toute littérature engagée est 

d'oublier que "l'arbre a accès au monde non par le dehors, 

mais par le dedans de lui-même, par la racine" (25)» Trop 

soucieux de l'efficacité et de la thèse à imposer, l'artis

te risque de ne plus entendre les exigences de sa propre 

sensibilité* Il répète des mots d'ordre au lieu de créer» 

L'échec de la poésie du réalisme-socialiste est un exemple 

de cette erreur souvent commise : on ne réussit pareille 

poésie que si elle correspond è une façon personnelle et 

intime de sentir le monde, comme ce fut le cas pour J* Bon-

main. Et le travail n'en est jamais exclu. Il suffit de 

comparer "Souverneurs de la rosée" de J.Roumain à "Domi

nique, esclave nègre" de L.Sainville pour saisir toute la 

différence qu'il peut y avoir entre deux styles réalistes, 

dont le second ne se veut que simple et accessible. 

Mal s un autre danger, au moins aussi grave, guette 

la jeune génération : le pastiche. "Il lui suffit de trem

per sa plume dans l'encre noire", a-t-on dit. Pour cer

tains amteurs, c'est à peiné exagéré. Or, des thèmes non 

repensés, repris à d'autres pour n'y ajouter que quelques 

broderies, perdent leur vie et leur puissance (26). C'est 

(2B) René M E N I L : "Naissance de notre art", dans "Tropiques" 
n» 1, avril 1944, 

(26) Nous pensons spécialement aux oeuvres de Paulin Joa-
chim, Sylvère Alcandre, l'actuel Bernard Dadié... 



pourquoi on ne saurait trop encourager les jeunes qui ren

ient sortir de sentiers trop battus et creuser assez pro

fond en eux-mêmes pour y puiser du neuf, tels Tchikaya, 

Jean Ualonga, Abdou Anta Ka ou £d•Glissant... 

La conviction de leurs responsabilités d'intel

lectuel s est une attitude générale chez les écrivains noirs, 

puisque 19 sur 22 se sentent responsables de leur action 

et que plusieurs n'ont d'ailleurs commencé k écrire que 

poussés par ce sentiment. En tant qu'intellectuels, ils 

estiment ne pouvoir se réfugier dans leur situation privi

légiée, séparée de la masse, tant que leur peuple n'aura 

pas obtenu ce qu'il réclame à juste titre. Les seuls à se 

tenir résolument hors de cette attitude sont René Uaran et 

Gilbert Gratiant, qui sont aussi les seuls, avec Hampaté 

Ba, a être âgés de plus de 65 ans. S'ajoute à eux le Mal

gache Ranaïvo, mais nous avons vu qu'il n'était pas de race 

noire et il est donc normal qu'il se sente peu concerné 

par le mouvement de la négritude. On notera par contre que, 

pour la première fois, Ilabemananjara se distingue de son 

compatrlote• 

Généralement, cette responsabilité est envisagée sous 

trois aspects. 

L'écrivain peut se sentir obligé d'éduquer son peuple, 

ou bien de le représenter, d'être son porte-parole* Ces 

deux rôles étant souvent compris ensemble : 

• L'artiste doit être un inventeur d'âmes" (Césaire) 



" La littérature est l'expression d'une réalité 
en mouvement, elle part de la réalité, la cap
te, saisit ce qui n'est qu'en bourgeon et aide 
à le mûrir.» (D.Diop) 

* La littérature doit donner à réfléchir, être 
l'occasion d'une prise de conscience, d'une re
mise en cause des notions établies." (P.Niger) 

Les oeuvres d'autres écrivains - J-S.Alexis, Prlee-Mars, 

J.Ro'imain, R.Depestre, F.Oyono, O.Soce, A.Sadjl... - ma

nifestent le même sentiment de responsabilité, le m$me sou

ci d'exprimer et d'éduquer une collectivité» 

Camara Laye, Birago Diop, Jean Malonga, semblent plus li

bres à cet égard* 

Dans l'ensemble pourtant, les écrivains noirs souscri

vent à ce que dit un des leurs : 

" Notre dette à nous qui avons été envoyés pour 
nous équiper au contact de l'Occident, est très 
lourde à l'égard de nos compatriotes. Ils atten
dent de nous que nous témoignions pour les nô
tres, que nous les aidions à se situer dans un 
monde en pleine évolution et, éventuellement, 
à choisir un chemin. " (27) 

Le troisème rôle que croit pouvoir - et devoir - jouer 

l'écrivain noir est d'aider K libérer son peuple. Peut-

être sous la double influence de l'évolution politique 

africaine et des résolutions du deuxième congrès, qui in

sista fortement sur l'indépendance nationale comme condi

tion de renaissance culturelle, on constate une progres

sion assez nette : contre 12 écrivains qui pensaient , dès 

l'origine, à jouer ce rôle, il y en a aujourd'hui 17. Mais 

la même progression apparaît dans les trois domaines et un 

(27) Joseph Ki Zerbo : "Hi etoire et conscience nègre*, dans 
le n' de Présence Africaine consacré à *L'homme 
de culture noir et son peuple", n'XVI, oct«'nov. 
1957. 



nombre croissant d*intellectuels estiment que leurs respon

sabilités s'étend à tous (l4 contre 2 à l'originel) 

Cette "libération du peuple" par le truchement de la lit

térature reste en certains points proches de l'éducation* 

Il ne s'agit pas seulement de revendiquer la liberté poli

tique et de faire connaître à l'Occident les aspirations 

des populations noires - ce à quoi s'attachent surtout, 

parmi les romanciers, M.Beti, O.Sembene, L.Sainville et 

£d*Glissant, ou, parmi les poètes, Â.Césaire, P*Niger, J« 

Babcmananjara et D.Piop. Il s'agit aussi de libérer menta

lement le peuple, de lui faire comprendre ce qu'est, ce que 

sera la liberté. Un décolonisation que le peuple reçoit 

sans avoir compris ce qu'elle signifie, est une mauvaise 

décolonisation. C'est cette signification que les écri

vains noirs veulent éclairer pour leurs peuples. Bien sûr, 

ils écrivent en français et s'adressent donc surtout au pu

blic européen, mais ils savent que l'élite noire lit leurs 

oeuvres et en transmet le contenu et les idées (28), 

* Notre devoir d'hommes de culture, notre double 
devoir est là : il est de hâter la décolonisation, 
et il est, eu sein même du présent, de préparer 
la bonne décolonisation, une décolonisation sans 
séquelles• 

Il est parfaitement vrai de dire que c'est en gé
néral dans les elass es populaires que survit de la 
manière la plus immédiate, la plus évidente aussi, 
et au plus fort de l'oppression coloniale, le sen
timent national* 
Mais il est aussi vrai de dire que ce sentiment, 
immédiat, il faut l'authentifier, il faut le pro
pager, il faut le purifier, " (29) 

(28) Le s événements qui se sont déroulés récemment dans 1' 
ex-Congo belge - où n'existe aucune littérature moder
ne valable - montrent combien est importante cette mé
diation de l'écrivain et son rôle d'éducateur et de 
libérateur• 

(29) Aimé CESAIBE ! "L^homme de culture et ses responsabi— 
lités", dans "Présence Africaine", n" consacré au 
deuxième congrès, o«c«. p.ll7. 



Peut-ê^tre aussi y a-t-il, chez ces intellectuels, une réac

tion eontre la majorité d'évolués - et contre certains uni

versitaires - qui, en Afrique comme aux Antilles, ont assi

milé 1 *Indiridualisme européen* "Ce qui me frappe dans la 

plupart des cas, disait Senghor en 1953, c'est, avec leur 

suffisance, leur manque de gravité, comme si leur tête n* 

était pleine que de légèreté. Leur bouche ne s'ouvre que 

pour la réclamation, elle ne proclame que les "droits des 

élites"*.. Les élites doivent avoir la fierté de "servir" 

et de souvent se contenter de "l'éminente dignité des pau

vres* (30). 

(30) L.S.SENGHOR / "Les élites de l'Union Française au ser
vice de leurs peuples", conférence à la réunion 
du Conseil de la Jeunesse de l'Unièn Française, 
- Yaoundé (Cameroun), le 25 août 1953. 
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Y . 

Depuis "Orphée noir*, les intelleetuela nègres 

réagissent rivement au mot "négritude" et il semble bien 

que ce soit au terme lui-même plus qu'à son contenu réel* 

Sartre, rappelona-le (31), liait avec raison négritu4 

de et néo-racisme, mais il n'assimilait aucunement les deux» 

Si elle comportait une nuance raciale, que Sartre jugeait 

d'ailleurs nécessaire, la négritude englobait bien d'autres 

éléments positifs et l*auteur la nommait "amour", "dépasse

ment d'elle-même", e t c . . Cependant, c'est à cette "accusa

tion" de racisme que les noirs réagirent passionnément : 

pour mieux nier la partie, ils rejetèrent le touti 

Discutant de l'étude de Sartre, dans laquelle, selon eux, 

la négritude aurait pris corps de théorie pour la première 

fois, les étudiants noirs (32) s'opposent violemment au 

"racisme antiraciste","qui semble être la pierre princi

pale de cette théorie» On pourrait d'abord penser que Sar

tre constate seulement ce racisme antiraciste puisqu'il Im 

juge lui-même grave. Mais il n'en est rien* Sartre veut 

contribuer à créer ce racisme antiraciste* Il le croit ef

ficace, seul effic&ce f" (33) S'adressent à des écrivains, 

cette opinion équivamt à leur dire : "Noirs, chantez avec 

force votre couleur, en voyant en elle fondamentalement le 

signe de la valeur humaine* Noirs développez donc un racis

me noir nécessairement révolutionnaire, parce que provo

quant la faillite du racisme blanc en substituant au couple 

31) Voir notre analyse de la négritude au chapitre IX 
32) "Les Etudiants noirs parlent", Paris, Présence Afri

caine, 1953 
(33) ibid.. p.295 



blanc » supériorité, cet autre noir •« supériorité" (34)» 

C*est évidemment le chemin qu'allait emprunter de nombreux 

jeunes poètes souvent sans lendemain, et l'on vit s'étaler 

dans plusieurs numéros de la revue "Présence Africaine" 

des poèmes sans valeur où, inévitablement, était exaltée 

la "négritude"! 

"Orphée noir* semble bien être la cause de cette réac

tion passionnelle, car les inventeurs du mot "négritude" 

(Césaire, Senghor et Damas), de même que ceux qui l*avaient 

déjà employé avant la préface de Sartre, ne modifièrent en 

rien leur position et continuèrent d'utiliser ce vocable 

dans l'acception qu'ils lui avaient toujours donnée* 

Par contre, interrogés aujourd'hui (35), de nombreux jeu

nes auteurs de déclarent hostiles à l'emploi du mot. Four 

Tchikaya, par exemple, la négritude implique racisme et il 

faut donc la rejeter, car seule compte l'originalité nati

onale. Mongo iieti nous dit : "Il vaut mieux traiter le pro

blème en termes sociaux qu'en termes raciaux. D'ailleurs, 

la situation évolue et, la tutelle coloniale disparaissant, 

il est probable qu'il y aura des tentatives d'oppression 

de noirs à noirs. C'est donc en termes d'oppression socia

le qu'il faut voir la situation»" Agblemagnon, lui, est 

frappé par le cSté limitatif de la négritude : " ce concept 

était nécessaire, dit—il, mais il enferme. Il ne faut pas 

non plus que les écrivains soient de faux chasseurs qui 

courent dans la fumée d'un autre" La négritude, en effet, 

peut englober des thèmes-clefs que répéteraient des écri

vains faibles qui n'osent pas s'engager dans une voie per

sonnelle et s'appuyent sur des slogans politiques pour 

34) Ibid., p.297 
35) Sauf indication contraire, les citations sont extrai

tes de notes prises au cours de nos entretiens avec 
les écrivains. 



.3i) 

"se donner de l'assiette". Quant à Sembene Ousmane, il 

pense que la négritude incite trop souvent les écrivains 

à des plaintes trop négatives et surtout trop passives» au 

lieu de les engager dans une action vraiment révolution

naire. 

Rabemananjara a été touché par une autre définition 

de la négritude dans "Orphée noir" et réagit contre "je ne 

sais quelle essence obscure appelée négritude ... devenue 

source d'équivoque depuis (qu')une préface retentissante».* 

(36). De fait, Sartre emploie le mot "Essence Noire" et 

semble dire par là que l'homme noir est, dans sa nature 

même, foncièrement différent de tout autre* A cause de son 

épiderme! C'est être inconsciemment raciste soi-même que d* 

affirmer cela, constate Rabemananjara. "La négritude lui 

est définie (à l'homme noir) comme une totalité, comme 1' 

essence de sa nature et l'on s'est prévalu amplement de la 

confusion pour convaincre le Noir de sa différence fondamen 

taie des autres espèces humaines." Tout au contraire, ce 

que voulait faire réellement le poète noir, c'était déba-

rasser sa couleur de ses souillures imaginaires et procla

mer "l'unique vérité de son peuple" ! 

" Au-delK du teint de ma peau, mon sang est aussi 
rouge que ton sang, 

ma chair aussi rouge que ta chair 
et mon âme est faite de la même essence que ton 

âme. " (37) 

En suite de quoi Rabemananjara s'élève contre la préten

tion de voir dans la négritude une quelconque vertu de cré

ation : "Il est visible que les conditions, responsables de 

(36) Jacques RABEMANANJARA : "Le poète noir et son peuple"* 
dans la revue "Présence Africaine", n'XVI, ect-
nov. 1957, p,12 

(37) Ibid., p.21 



de la nouTelle poétique noire, n'ont été fournies en rien 

par l'action de la trop fameuse catégorie de la négritude. 

(38)» £n termes plus modérés, l'auteur reprend, en 1959, 

son opposition à toute "essence" noire. Selon lui, deux 

facteurs ont favorisé la rencontre et l'union des noirs de 

toute origine : d'abord le mépris général^^^eur couleur 

a engendré chez tous une même revendication de dignité; 

ensuite, la situation d'exploitation coloniale qui attei

gnait tous les peuples nègres a créé une communauté de sen 

sibilité, de souffrance et d'opposition aux colonisateurs 

blancs. "Mais le Malgache et le Dahoméen, dit-il, se se

raient-ils recherchés s^ils n'avaient subi la domination 

européenne ? Et le jour où cet état de colonisation aura 

disparu, la négritude disparaîtra d'elle-même!" 

Il y a là une restriction évidente à ce qu'avait écrit 

Sartre, pour qui la négritude recouvrait "1'§tre-du-noir— 

dans le monde" et dépassait la situation du noir "dans le 

monde-colonisé*» Mais en outre, nous vérifions ici ce que 

nous disions au début de cette partie, en présentant les 

écrivains noirs! Habemananjara n'est pas africain (49), 

mais malgache* Quoique noir, il est d'une civilisation 

différente, plus proche des peuples d'Orient que de l'A

frique, et il n'a pas le sentiment d'un lien intime l'unis 

sant aux autres noirs par delà la domination européenne 

actuelle (40), Il ne réalise pas que les autres peuples 

noirs peuvent se sentir unis par une communauté de civi

lisation ancienne, qui a laissé des traces profondes sur 

tout le continent et qui pourrait, après la disparition de 

toute domination blanche, permettre aux peuples d'Afrique 

ibid., p*19 
Il est de race betsimisaraka. Les Betsimisaraka, ve
nus d'Océanie, seraient des métis de mélanésiens et 
de polynésiens (L.S.Senghor : "Anthologie. . . " o.o», 
p. 194) 

(40) Ceci est confirmé par Fl.Ranalvo, malgache lui aussi 
mais âe race indonésienne et qui assiiaile négritude 
et racisme 
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de consolider les liens de leur commune "négritude". Rabe-

mananjara a donc raison d'insister sur le fait que la né

gritude n'est pas une essence séparant l'homme noir des au

tres hommes; qu'elle n'est pas non plus liée à la couleur, 

mais à une communauté de situation» Il oublie cependant d* 

inclure dans cette situation le poids de tout un passé com

mun. Au lieu de conclure au caractère transitoire de la né

gritude et à sa disparition, il faudrait alors conclure à 

son maintien (4l). 

En résumé, le concept de négritude a donc subi un gau

chissement évident depuis l'étude de Sartre, à cause de la 

réaction passionnelle que cette étude a provoquée. Il nous 

paraît nécessaire d'en revenir à l'idée que s'en fait actu

ellement Césaire : 

Partant de "la conscience d'être noir", qui implique "la 

prise en charge de son destin, de son histoire et de sa 

culture", Ift négritude est "la simple reconnaissance d'un 

fait" et "ne comporte ni racisme, ni reniement de l'Europe, 

ni exclusivité, mais au contraire une fraternité avec tou« 

les hommes". Il existe cependant "une solidarité plus gran

de entre les homnes de race noire", qui n'est pas "fonction 

de la peau, mais d'une communauté de culture, d'histoire et 

(41) Bi en entendu, on saisit que la négritude future sera 
fort différente de l'actuelle. ISiée de trois facteurs ! 
préjugé racial - domination blanche - communauté de 
civilisation, elle verrait dlFparaître les deux pre
miers et ne serait donc maintenue que transmuée, mais 
resterait toujours la marque de "1'etre-du-noir dans 
le monde"* 

On voudra bien se reporter à notre chapitre IX, 



de tempérament". Comme telle, "la négritude n*a pas à être 

dépasséei mais elle est une condition sine qua non d*authen 

ticité de la création dans quelque domaine que ce soit". 

+ 
+ + 

Ainsi compris, le concept de négritude rejoint celui 

d' "originalité culturelle" qui a pris sa Tîlace aujourd* 

hui chez la majorité des écrivains noirs. Le tableau V 

montre leur unanimité (42) a adppter ce nouveau vocable 

qui a l'avantage de ne comporter aucune nuance raciale tout 

en mettant l'accent sur l'origine locale. Dana le même sens 

on parlera de "personnalité africaine" ou de "désocci-

dentalisation des cultures"... Les résolutions du deuxième 

congrès insistent très fortement, non seulement sur les 

responsabilités des écrivains noirs envers leurs peuples, 

mais aussi sur le rattachement à une civilisation commune: 

" ... ces considérations ne s'appuient pas sur un 
postulat ethnique ou racial. :Jlles sont fonction 
d'une communauté d'origine et de souffrance» 

Les peuples noirs ont supporté un ensemble 
avatars historiques qui, sous la forme particu
lière de la colonisation totale, impliquant à 
la fois l'esclavage, la déportation et le racis
me, n'a été imposé qu'à ces peuples, et à eux 
seuls, dans l'époque historique objectivement 
c onnue. 

L'existence d'une civilisation ncgro-afrieai~ 
ne, par-delà les particularités culturelles nati
onales ou régionales, apparatt donc historiquement 
justifiée, et la référence à cette civilisation, 
légitime et enrichissante* 

Ceci doit être à la base de l'unité et de la 
solidarité des divers peuples nègres..." (43) 

(42) Après ce que nous avons dit de 1'as3imi1ation complè
te de iicné Haran (voir notre chapitre Vl) , on ne s' 
étonnera pas de ne pas le voir se joindre aux autres 
écrivains, puisqu'il se sent lui-même entièrement 
occidental* 



On constatera qu'afin de provenir toute accusation de 

racisme, les écrivains noirs tiennent à spécifier que leur 

solidarité n'est pas basée sur la race» Mais en fait, qui 

donc a partagé cette "communauté d'origine et de souffran

ce" dont il est question, sinon les peuples noirs, et eux 

seuls ? Le terme de négritude est donc abandonné, mais 

tout ce qu'il contenait - hormis l'affirmation raciale -

est intégralement repris! 

La négritude ainsi comprise ne nuirait en l'ien à la cré 

ation d'un humanisme universel partagé par les Africains, 

car, comme le dit Ëd* Glissant, "on ne peut êjcre universel 

qu'à force d'être particulier". 

(43) Résolutions du deuxième congrus, diins le n" de "Pré
sence Africaine" consacré à ce congrès, 0.c «. pp,389— 
390. 
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VI. 

Examinons à présent les THEMES PBINCIPAUX 

abordés par les écrivains noirs. 

Une large majorité - dix-huit - parle de la colo

nisation • De manière différente évidemment selon qu'il 

s*agit de poètes, de romanciers ou d'essayistes! La poé

sie se prdte mieux aux cris lyriques de douleur et de ré

volte (Césaire, Rabemananjara, Damas, Senghor, P.Niger, 

D»Diop, B.Dadié). Les romans s'attachent davantage aux 

situations concrètes et nous en apprennent long sur le 

sort des indigènes colonisés et sur leur psychologie; ils 

éclairent la colonisation et l'homme blanc d'un jour que 

jamais revues coloniales, rapports officiels ou romans 

exotiques n'avaient projeté. Les essayistes enfin, comme 

Tevoedjre, Â.Diop ou F.Fanon, apportent à leurs confrères 

des arguments scientifiques de poids et d>'montrent, chif

fres et ûocuraents à l'appui, qui le dénuement et les be

soins matériels très grands, qui le sentiment aigu de frus 

tration des masses noirs, qui encore les effets psycholo

giques désastreux de la colonisation, les complexes et 

les aliénations qui en résultent* 

Relevons brièvement les aspects les plus fréquents 

de la domination occidentale que les écrivains dévoilent 

dans leurs écrits : l'ensemble forme un réquisitoire d' 

envergure ! 



Chez les Antillais (Damas, Césaire, Sainville, Glissant, 

Niger)(l), revient fréquemment le thème de 1' e s e 1 a v a 

g e , dont la blessure est incroyablement vivace encore» 

Mais les Africains eurent aussi à se plaindre de la p r i 

v a t i o n d e l i b e r t é . Par solidarité, ils s' 

intéressent à l*esclavage ancien, mais plutôt sous son 

aspect historique : ils étudient les archives pour décri

re la traite, tentent d'expliquer la décadence de l'Afri

que... Mais l'esclavage n'est jamais, chez eux, un thè

me d'inspiration littéraire» 

Avec beaucoup de force, la majorité des écrivains dé

crivent les multiples aspects de la m i s è r e : la 

faim, toujours présente, le travail pénible et mal rémuné-

Éé, les maladies et la raort, l'analphabétisme».. Misère 

des campagnes (2) où le paysan peine pour un salaire déri

soire, ou misère des villes avec son triste cortège de 

taudis, de chômage et de prostitution, sans compter les 

effets psychologiques néfastes dûs à la détribalisation, 

à la mauvaise adaptation aux machines, aux contacts plus 

étroits avec les maîtres blancs (3)> 

La colonisation est rejetée en bloc! Bares sont les 

allusions directes à ses apports positifs : médecine, hy

giène, instruction, techniques modernes..., bien que plu

sieurs écrivains, tels Niger, Senghor ou Al.Diop, nuan

cent leurs critiques et admettent qu' "à côté des erreurs 

et des reculs, la présence française ait constitué dans 1' 

ensemble, historiquement, un progrès" (4) 

(1) De même que chea les Haïtiens J.Roumain, R.Depestre, 

J-F.Brière, R.Belance et chez R.Tardon* 
(2) Surtout chez Césaire, Zobel, Glissant, J.S* Alexis 

et J.Rouiiiain (il s'agit donc avant tout des Antilles) 
(3) Chez Mongo Beti, Niger, O.Sembene, Tchikaya, Césaire, 

A.Sadji 
(4) L.S,SENGHOR : "Congrès constitutif du P.R.A" 0.0., p, 

4 7 . 



Cependant, même ces écrivains partagent l'avis unanime 

que ce contact nécessaire avec l'Occident aurait pu se 

produire sans exploitation : ils citent l'exemple du Japon 

qui évolua au contact économique de l'Europe et de l*Amé-

rique, sans colonisation brutale* Par ailleurs, si les 

Noirs admettent aisément «rtflwriB supériorité technique, ils 

contestent l'utilisation que nous en avons faite et s'op

posent au capitalisme et au matérialisme européens, parta

geant en cela la réaction de nombreux pays sous-développés 

"Il se trouve fréquemment que la yop^ilation d'un pays sous 

développé ait le sentiment d'avoir été ... maltraitée par 

le monde en général eu par l'un des pays riches en parti-

cul ier..." (5), 

A un Européen qui souhaiterait bien comprendre les oeu

vres des écrivains noirs, nous conseillerions volontiers 

la lecture préalable de quelques statistiques de l'Unesco 

ou d'ouvrages tels que "Les Antilles décolonisées* de Da

niel Guérin ou le volumineux rapport du Bureau Internatio

nal du Travail sur "Les problèmes du travail en Afrique 

noire" (6) : il aura moins tendance à se sentir blessé par 

les accusations des Noirs ou à taxer d'exagération leur 

réquisitoire systématique! Mais nous admettons une autre 

remarque : il est certain que les écrivains noirs ne mon

trent que l'envers de notre action coloniale. Sans doute 

parce que nous n'en avons vov.lu voir trop longtemps que 

l'endroitl Certains d'ailleurs, comine J*Zobel, décrivent 

les sociétés coloniales sans intention polémique et sans 

rancune apparente : ce qii ' ili montrent n' en est pas plus con

solant pour la conscience occidentale! 

(5) Gunnar MYRDAL : "Théorie économique et pays sous-dé-
veloppés". Paris, Présence Africaine, 1959, p.91 

(6) Daniel GUERIN : "Les Antilles décolonisées*. Paris, 
Présence Africaine, 1956 

B.I.T. : "Les problèmes du travail en Afrique noire*. 
Genève, 1958 



La seconde série de thèmes a trait à la v i e 

t r a d i t i o n n e l l e • Les cou tum es, les fêtes, la 

Tie quotidienne, les métiers, les geus,\la sagesse*.., bref 

tous les aspects des cultures autochtones, sont des réser

ves inépuisables pour 1^inspiratiou des auteurs noirs. Nous 

avons vu que la majorité d'entre eux avait vécu en pays na

tal* Les autres, ou bien s'intoressent à la vie africaine, 

mais comme le ferait un européen : c'est la cas de René Ma-

ran qui se sent solidaire des noirs - il fut lui-même vic

time du préjuge de couleur - et étudie leurs coutumes avec 

beaucoup d'objectivité, sans pour autant partager en rien 

leur culture» Ou bien, s'ils sont plus Jeunes et déjà in

fluencés par le "mouvement de la négritude", ils se sen

tent frustrés et leur oeuvre nous apparaît crispée, révol

tée, projetée vers l'avenir, comme celle de D.Diop par ex

emple. Tout autre est l'équilibre d'un Senghor ou d'un Bi-

rago Diop, ou même d'Antillais comme Glissant ou Zobel, 

qui ont eu l'avantage de participer largement aux cultu

res nègres, même si elles étaient amoindries ou déformées» 

Sésaire, sans avoir jamais oté au Dahomey, peut ainsi se 

retrouver à l'aise dans la culture de ce pays* (7) 

Qu'ils soient demeurés en contact étroit avec les 

moeurs, les crsyances, les mentalités populaires, fait la 

saveur de ces romans campagnards antillais, où défriehage 

et moisson se font en groupe, au son du tamtam, où les ri-

tas vaudous, les prédictions, les superstitions, la croy

ance aux métamorphoses et au philtre d*amour "quimbois", 

font encore partie intime de 1» sensibilité populaire» 

Ils nous disent l'opiniâtreté de ces petites communau

tés laborieuses, leur esprit d'entraide, leur humour aussi 

(7) Cfr les débats au premier congrès des écrivains et 
artistes noirs, dans "Présence Africaine", 0.c *. p»73 



qui rééquilibre une existence trop pénible et qui serait 

insupportable si elle était prise tragiquement* Ils racon

tent les amours sans détours, sans complications, d'houtmes 

et de femmes pour qui la sexualité a des prolongements cos

miques (s). Comme la délicatesse de ces deux scènes, par 

exemple, nous emporte lèin de l'érotisme étouffant dont a-

buse aujourd'hui le roman français! 

* Ce qui court entre eux, c^est plus que la grâ
ce aiguë du désir, plus que l'ineffable et le 
grondement, bien plus encore que l'assurance des 
deux arbres qui auraient joint leurs racines sous 
la surface... oho! c'est le charroi de toute la 
sère, c'est le cri même de la racine, bol c'est 
le geste venu du fond des âges, qu'ont parfait 
les ancêtres et que voici renaître. " 

• Ils coulèrent dans le temps qui jusqu'à eux me
nait sa rivière sans crue, ils furent sur l'océan, 
ils furent dans la révolte, ils connurent le goût 
des fruits de la fort^ marronne, ils revinrent en
semble dans le présent presau'éclairii ... " (9) 

Cependant, malgré leur parenté indéniable, les romans 

africains sont fort différents de ceux des Antilles. N'ou

blions pas qu'il y a entre le pays de Mongo Beti, celui de 

Glissant et celui d'Hampaté Ba, plus d'f'cart qu'entre la 

Norvège, l'Espagne et la Russie... et il y en a certes au

tant entre les sensibilités. L'Afrique est un continent 

Immense, et si des lignes de force la traversent, elles 

laissent un champ très vaste aux variétés et aux degrés di

vers d ' af finement I La joyeuse sobriété deli' enfant noir**(lO) 

(s) "La fécondité et le mysticisme. A mon sens, ce qu'il y 
a de plus spécifiquement nigritien." (P.NIGER, dans 
"Les Puissants", o . e . . p.215 

9) Ed.GLISSANT : "La Lézarde*, o . c , pp 
10) Camara LAYE, Paris, Pion, 1953 

J 



est à cent lieues des fastes de la société dakaroise de 

"Maïmouna" (il) et ce dernier roman relère d'une culture "fc-

très différente de celle du "Roi miraculé" (l2). 

Si les thèmes de la souffrance ou de la révolte sont 

partout fort semblables, au point de paraître "monocordes" 

comme l'avouait Agblemagnon (l3), les romans qui évoquent 

la vie et les sagesses traditionnelles échappent heureuse

ment à ce reproche et nous charment par leur diversité. C 

est en approfondissant leur terre natale que les écrivains 

se différencient et trouvent l'accent qui les personnali

se. Nous avons dit ailleurs que le conte - qui s'attache 

le plus à peindre cette vie traditionnelle en ce qu'elle a 

de plus simple et de plus précieux à la fois - est un gen

re dans lequel les écrivains noirs excellent et n'ont jus

qu'ici connu aucun échee. La sagesse quotidienne, l'humour, 

le sens du merveilleux, du mythe et des légendes, tout y 

est récupéré, sauvé dans sa forme originale et pourrait 

alimenter longtemps la curiosité du sociologue ou du mo

raliste, comme du psychologue et de l'artiste. Il faut ren

dre la palme qu'ils méritent à des auteurs comme Blrago 

Diop, Léon Damas, Bernard Dadié, Jean Malonga**. qui, d' 

une manière parfois trop mal appréciée parce que très dis

crète, témoignent du patrimoine des ancêtres et en nourris

sent l'art le plus authentique* 

+ 
+ + 

Remarquons que ce ne sont pas les auteurs qui attaquent 

le pins violemment la colonisation qui s'intéressent le 

(11) Abdoulaye SADJI, Paris, Présence Africaine, 19S8 
(12) Mongo Deti, Paris, 
(13) Entretien avec Agblemagnon en juin 1969 



plus à la vie traditionnelle : les tableaux les ping ap

profondis et les plus saTOureux de cette rie émanent d' 

auteurs qui ne sont nullement polémistes. Ils s'ingénient 

à creuser, à comprendre et à exprimer tout ce que leurs 

sociétés ont d'original et qu'aucun blanc ne pourrait ex

pliquer comme eux, dans cet esprit et ce langage* 

Peut-être la raison est-elle que ces écrivains, disons 

"traditionnalistes", sont plus profondément ancrés dans 

leurs cultures ancestrales que leurs confrères, soit par

ce qu'ils ont eu des contacts rares ou tardifs avec l'Eu

rope, comme Hampaté Ba, Paul Hazoumé ou Jean Malonga, soit 

parée qu'ils ont fortement repensé leur culture et ont pu 

ainsi s'y réenraciner, comme Camara Laye ou Birago Piop. 

Ces auteurs semblent avoir acquis un équilibre qui leur 

permet d'extraire avec plus de fruit les richesses de leur 

patrimoine. Les écrivains polémistes, parce que plus oc

cidentalisés sans doute,parai s sent frustrés et ressentent 

une déchirure plus grande î la révolte est pour eux l'is

sue naturelle, ils sont à la fois beaucoup plus proches de 

l'Occident et plus dressés contre son influence qu'ils ju

gent néfaste... C'est le cas de Césaire, Damas, D.Diop, Fa

non, Beti. 

Mais nous n'avançons ceci qu'à titre d'hypothèse, qui n' 

a d'ailleurs aucune incidence sur la valeur littéraire de 

ces écrivains. 

On est par contre frappé du peu de place qu'occu

pent les t h è m e s i n d i v i d u e l s de l'amour, 

de la mort, de la nature, de Dieu... Non qu'ils n'intervien

nent fréquemment dans les oeuvres des deux larges sillons 

précédemment cités, mais nous n'avons, par exemple, jamais 

rencontré le classique roman d'amour - à deux ou à trois 



personnages - qui a eu tant de fareur en ^ranee depuis Ma-

daiae de Lafayette. Pas d'introspections subtiles non plus, 

comme celles de Proust ou de Sartre! Pas de méditation sur 

la aort ou la nature! Dans le roman ou la poésie négro-

africaine, l'individu s'intègre au peuple et à la société 

dont il éaane. Même quand il dit "Je", il entend "Nous", il 

représente son peuple. Toute émotion personnelle est re

placée par lui dans un courant plus général. Pour Glissant 

«t Babemananjara, par exemple, les sentiments amoureux sont 

toujours "réinvestis" dans le thème de la liberté, de l'a

mour patriotique ou de la liaison aux ancêtres. Même dans 

des oeuvres qui ne veulent défendre aucune thèse, comme 

celles de F-D Sissoko, de J*Zobel ou de J.Malonga, jamais 

l'action ne se réduit aux aventures de quelques individus, 

toujours la collectivité, la vie du groupe, est le sujet 

principal (l4)» 

Au nombre des valeurs traditionnelles qu'ils apprécient 

le plus, les intellectuels noirs relèvent d'ailleurs très 

souvent le sens comraunamtaire et la solidarité» Il y au

rait certainement là une intéressante comparaison k faire 
entre la culture africaine ancienne et cet aspect des oeu

vres littéraires des noirs d'aujourd'hui* 

(14) Le s exceptions mêmes sont ici éloquentes : René Maran 
et Gilbert Gratiant, qui ont tous reux dépassé^ la 
soixantaine et furent imprégnés de cTilture française; 
Léon Damas enfin, qui est issu d'un milieu bourgeois 
très individualiste. 
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VII. 

Les G E N R E S dans lesquels les écrlTains 

noirs s'expriment le plus volontiers sont la poésie (13 poè

tes sur 17 écrivains purs) et le roman (il fois cité)» 

On a répète' la supériorité éclatante de la poésie noire 

sur le roman, et certainement cela fut vrai jusqu'en 1947* 

Mais depuis, le roman a bien rattrapé son retard et plusieurs 

auteurs - Niger, Zobel, Sainville... - déclarent le préférer 

parce qu'il permet d'expliciter et de nuancer les idées, de 

mieux souligner leur importance. 

Nous nous posions la question t pourquoi d'abord cette 

floraison poétique, quelles raisons à cette préférence ? Et 

voici qu'un poète algérien, Henri Kréa (l), parlant de la 

poésie de son pays, nous apporte une réponse possible* "Ce 

qui manque surtout à la poésie française, dit-il, c'est un 

contexte dramatique", tandis que l'Algérie est "en fusion"» 

"Dans les pays 'sous-développés', l'imagination se 'sur-dé-

veloppe' : elle devient mythologique." Lorsque, dans un 

"contexte dramatique", c'est-à-dire en présence d'un monde 

que l'on refuse et que l'on voudrait différent, l'action di

recte vers la transformation réelle est, ou semble, impos

sible, la poésie, "forme transitoire de combattivité", dit 

(l) De père français, mais élevé en Algérie par sa mère mu
sulmane. Auteur de "La Ji'évolution et la Poésie sont une 
seule et mêae chose " (Pari s^ P.J.Oswald, 1960) - Les ci
tations sont extraites d'une interview par l'hebdomadai
re français "L'ixpress" du 21 juillet 1960. 
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Fanon, sert de compensation orale. Elle révolutionne, tranS'» 

forme le monde en esprit et le remplace par l'espoir d'un 

monde meilleur, donnant le courage de supporter celui-ci(2)» 

Mode d'action déjà plus concret, plus explicite, le roman 

n'apparatt qu'ensuite, quand l'espoir d'une issue réelle exis 

te. 

Sans doute n^est-ee là qu^une hypothèse, mais elle con

tient certainement quelque part de vérité! 

En tout oas, le roman nègre qui prend rang important 

à coté de lit poésie est aujourd'hui bien vivant. Noua avons 

dit que beaucoup d'oeuvres étaient autobiographiques ou in

séraient un nombre généralement élevé d'événements, de situ

ations réellement vécus par l^auteur ou ses proches* Le ro

man, en effet, est toujours réaliste et parfois polémique» 

Nous ne connaissons que deux exceptions i "Le regard du Roi* 

roman symbolique de Caraara Laye (l7) et "La Lézarde" d'Ed* 

Glissant, qui adopte un tour poétique prononcé (1B) 

Le conte est au contraire dépourvu do tout enga

gement polémique. Il ne revendique pas, il ne vise nulle

ment à opposer noirs et blancs, il décrit simplement la vie 

traditionnelle, le folklore, les coutumes et les moeurs, et 

c'est chez lui quo nous trouvons les traces les plus authen

tiques de la vie nègre* C'est le genre par exoellenèe des 

écrivains noirs, serable-t-il, car nous n'avons pas encore 

lu de conte qui ne soit une réelle réussite, qu'il s'agis

se des contes antillais de Damas ou J.S.Alexis ou de ceux, 

africains, de Birago Diop, Bernard Dadié on Jean Malonga(l9) 

fl6) Comme c'est le cas pour les Négro—Spiritual s, par ex. 
(17) Paris, Pion, 1955 
(18) Paris, Seuil, 1968 
(19) Chez ce dernier auteur, le conte, par sa longueur, 

touche presque au roman. 



Plus "désintéressés" que les romans, les contes ne sont 

pourtant pas moins efficaces : ils nous font mieux compren

dre l^âme nègre, en recueillant l'humour et la sagesse si 

particulière des peuples noirs, dont ils nous dépeignent 

•ans partiopris Inexistence. 

Quant à 1 * e s a a i , il va de l'article et du pamphlet 

à l'étude plus substantielle. Près de la moitié des écri

vains int€"rrogés (lO sur 22) estime qu*il est un bon moyen 

de se faire comprendre clairement et par tous, "en mettant 

les points axir le^ i." C'est pourquoi nous le trouvons en 

faveur même auprès de poètes comme Césaire ("Discours sur 

le Colonialisme*). Senghor ("Ce que l'homme noir apporte" 

et de nombreux articles importants sur les cultures tradi

tionnelles) ou Glissant ("Soleil de la conscience")» 

Certains essayistes, tels Fanon et Cheik Anta Diop, révè

lent des dons littéraires certains. 

Il n'est plus permis de traiter d'"e88ai" les 

oeuvres historiques des écrivains noirs, car elles attei— 

gneàt une ampleur et une importance trop grandes. Il n'y 

a, en fait, qu'un seul historien de profession, Léonard 

Sainville, auteur d'un ouvrage sur Victor Schoeleher, mais 

plusieurs ont suivi sa trace avec succès. Aimé Césaire 

vient de publier la biographie d'un homme qu'il admire tout 

particulièrement, Toussaint Louverture. Avant lui, Cheik 

Aata Diop avait écrit deux ouvrages de valeur : "Nations 

nègres et culture"(20) et "L'Afri que noire pré-coloni ale"(2l) 

(20) Paris, Présence Africaine, 1954 
(21) Paris, Présence Africaine, 1960 



tandis qu'Hampaté Ba se penchait sur l^histoire des Dogous» 

Tous les intellectuels noirs sentent fort bien de quel 

poids les assises de l'Histoire peuvent soutenir leur mou— 

Tement culturel et c'est pourquoi nous les aTiona TU déjà 

•i curieux des travaux d'ethnologie (22)« 

Le tableau VII permet de constater que plus de 

la aoitié des écrivains se sont angagés dans une action po

litique ou syndicale, parallèle à leurs revendications lit

téraires. Six, élus par leur peuple, ont même occupé des 

fonctions officielles. Il est significatif que certains d*̂  

entre eux n'aient été élus qu'après une action culturelle 

dans laquelle leur peuple s'est reconnu, comme c'est le cas 

pour Senghor, Césaire et Damast Ils ont été amenés à l ' a c 
tion politique par les idées qu'ils défendaient dans leurs 

écrits. Ce n'est pas que tous ces auteurs aient embrassé 

la carrière politique pa«i goût, mais ils ont été les pre

miers à se rendre compte des besoins politiques et humains 

de leurs nations et à se àontrer capables de les affirmer 

devant l'Occident. Dans la mesure où ces écrivains préten

dent représenter plus qu'eux-mêmes, le fait qu'ils s'enga

gent dans une action réelle ne doit pas nous étonner et n e 

fait qu'authentifier leur vocation. Sékou Touré, dans son 

article "Le leader politique considéré comme le représen

tant d'une culture" (23) saisit fort bien le lien intime 

qui existe entre le défenseur d'une culture nationale - c e 

+ 
+ + 

22) Cfr notre chapitre VIII. 
23) Message au deuxième congrès de Borne, dans "Présence 

Africaine", o»c« . p.104 ss« 



que renient être les ^erirains noirs - et Inactivité poli

tique» 

Nous avons demandé aux écrivains : "Vous consi-

déres-vous comme écrivains "engagés"? " 

On dira que c'est là une formule bien vagua, qui re

couvre à la fois trop de choses et en signifie peu et qui, 

pour son usage facile, a été galvaudée! Il est difficile 

aujourd'hui de savoir qui est "engagé", en quoi et comment 

Heureusement, nous disposions d'un texte très clair, ré

fléchi et élaboré par les écrivains noirs eux-mêmes : 

" Dans la situation actuelle et temporaire des 
peuples noirs, ces responsabilités (de l'écrivain 
noir) portent essentiellement sur trois points d* 
urgence : 

a) La contribution de l'écrivain au développement 
des langues autochtones, dans tous les pays où ce 
développement est indispensable* 

b) L'expression vraie de la réalité de son peuple, 
longtemps obscurcie, déformée ou niée au cours de 
la période de colonisation. Cette expression est 
tellement nécessaire dans les conditions actuelles 
qu'elle implique concernant l'écrivain ou l'artis
te noir une singulière spécification de la notion 
d'engagement. L'écrivain noir ne peut que partici
per de manière spontanée et totale au mouvement 
général précedéanent esquissé» Le sens de son com
bat lui est donné d'emblée, comment pourrait—il 
s'y refuser ? 

c) Enfin et surtout, la contribution à l'avancée 
et au progrès des peuples noirs; et en particulier 
dans les pays où cette question se pose, la lutte 
en faveur de leur indépendance, puisque l'existen-



ce d'un Etat national est de nature à favoriser 
l'épanouissement d'une culture positire et fécon
de. " (24) 

Ces trois exigences, nous les avons étudiées plus haut ; 

l'écrivain, disions-nous, pouvait se considérer comme le 

porte-paroie ("expression vraie de la réalité de son peu

ple"), 1'éducateur ("contribution à l'avancée et au progrès 

des peuples noirs") et le libérateur de son peuple ("lutte 

en faveur de l'indépendance")* 

C'est en ce sens que la majorité des écrivains noirs 

se reconnaissent "engagés", parce que conscients de leurs 

responsabilités et décidés à y répondre par leur oeuvre — 

et souvent aussi par une action politique extra-littéraire» 

Cette conscience ne doit pas nous étonner, de la part d' 

une élite intellectuelle qui se sent observée et attendue 

par la masse. Pour l'écrivain noir, l'engagement est donc 

un centre autour duquel s'organise toute son action. Cette 

attitude s'est développée nettement ces dernières années, 

comme en témoignent les discussions organisées en 1956 par 

la revue "Présence Africaine" sur les responsabilités de 

l'homme de culture noir, diseussions qui aboutirent aux ré

solutions du congrès que nous venons de signaler. (25) 

Ici surgit une première difficulté* 

Engagés, les écrivains noirs veulent être efficaces et 

souhaitent toucher le public le plus vaste. Or, dans leur 

(24) "ftésoluti ons concernant la littérature", dans le n* 
spécial de " réaonce Africaine" consacré au deuxiè
me congrès, o. c «. p.389. (nous souligons). 

(25) Voir également notre chapitre XVII, p. 



•ituation, ce pablic est restreint à l'Occident et aux mai

gres élitès noires francophones. Ils sont donc coupés de 

la masse qui non seulement ignore le français, mais est 

analphabète• 

Il 7 a là une limitatior certaine de leur action, dont 

les écrivains sont conscient et dont ilsse justifient* 

Tout d'abord, disent-ils, les pays s ous-déirel oppé s sont 

analphabètes à CO ^. Ecririons-nous en langue indigène que 

notre audience resterait fort restreinte. Utiliser une lan

gue internationale comme le français nous x̂ erraet par contre 

d'atteindre les élites de toutes les colonies françaises 

et de confronter ainsi les problèmes de notre peuple avec 

ceux des pays voisins* Cela nous permet aussi de remplir 

auprès du public occidental notre rdle majeur de témoin 

et d'exprimer, de manière compréhensible au colonisateur, 

les malheurs, les soucis et les exigences de nos peuples* 

Certains ajoutent qu'ils ont foi dans l'avenir africain de 

langues internationales comme l'anglais et le français, 

non parce qu'ils considèrent ces langues comme meilleures 

en soi, mais parce qu'en fait elles permettent déjà aux 

élites africaines de communiquer entre elles. Dans moins 

de vingt ans, pensent ces écrivains, les noirs liront nos 

livres. En attendant, l'essentiel est sauvé ; le peuple 

noir sait qu'il est défendu et que ses écrivains travail

lent à sa libération. 

Notons cependant que le Congrès a préconisé l'ensei

gnement des langues vernaculaires et le choix de l'une d' 

entre elles comme langue véhiculaire de toute 1 ' Afrique(26) 

(26) Cette langue serait choisie non point tant selon son 
étendue démographique actuelle, que pour la riches
ses de ses possibilités, afin qu'elle puisse devenir 
le support d'une nouvelle culture nègre. *..* 



Au terme d'une dlseussion aree Ed.Glissant, C^aalre eon-

eluait : l'idéal est d'être parfaitement bilingue et de pou

voir écrire à la fois en français et en langue indigène. 

Certains auteurs pourtant paraissent ne pas apprécier les 

langues autochtones. C'est surtout vrai pour les Antillais 

- sauf pour les Haïtiens - qui tiennent le créole pour un 

patois littérairement insuffisant (27). 

Autre problème : celui du contact arec la masse popu

laire. 

On constatera an tableau VII que la plupart des écri

vains souhaitent ce contact, mais que dix seulement se sou

cient d'adapter leur style r'e manière à rendre leurs idées 

plus compréhensibles. La contradiction cependant n'est qu' 

apparente, car le "contact avec la masse" doit ê:tre enten

du dans deux sens : 

^ . • # • 
Parmi le groupe restreint des langues susceptibles d'ê

tre choisies, la Commission de linguistique du congrès esti

mait pouvoir d'ores et déjà citer : le Swahili, qui possède 
une littérature importante et est parlé en Afrique orientale 
et centrale jusqu'au Congo et partiellement en Afrique du 
Sud - Le Haou s sa. parlé dans une vaste région nigérienne -
Le Yo ruba. parlé au ^énin - Le Eambara et le Mandingue, ma
joritaires au Soudan - Le Peuhl. parlé de façon sporadique 
en Afrique occidentale et centrale - et enfin le Wolof. lan
gue du Sénégal, qui possède une littérature importante et 
déjà, à l'heure actuelle, un vocabulaire scientifique* 

(27) Par contre, un auteur tel que Gilbert Gratiant - qui 
désire réhabiliter le créole - est manifestement plus 
inspiré lorsqu'il écrit dans cette langue. A ce point 
que les traductions françaises qu'il donne de ses poè
mes créoles sont plus vivantes, plus imagées, plus 
poétiques en un mot que ses oeuvres écrites directement 
en français. Gratiant y révèle sa vraie personnalité. 
Cfr les traductions éditées par Senghor dans son "An-
thologi e..."• 



Pour certains, il importe d'être compris par la masse 

et donc de se mettre à son niveau. Zobel déclare "n'employ

er jamais un mot qui ne soit pas dans le vocabulaire quo

tidien du peuple". Sainville désire éduquer et pour cela, 

quoiqu*historien de profession, écrit des romans réalistes» 

Quant à Hampaté Ba, pédagogue religieux, il est normal qu' 

il insiste également sur son rdle d'éducateur et Teille 

avant tout être compris. 

Paur d'autres au contraire, il faut que l'écrivain pui

se son inspiration dans la masae» Le cas extrême est peut-

être celui de Paul Niger qui cesse d'écrire dès qu'il ne 

se sent plus eu contact spirituel avec le peuple. "L'écri

vain, dit-il^ peut faire oeuvre individualiste, mais son 

inspiration lui vient de la masse et de ses problèmes» Une 

littérature hermétiriue ne signifie rien, ajoute-t-il, car 

les idées, même difficiles à saisir, doivent être trans-

missibles; l'écrivain doit être compris. A&ia il n'est pas 

nécessaire qu'il le soit immédiatemaint. " Césaire non plus 

"n ' a pas souci d'être plus clair pour être plus vite com

pris", il "ne veut rien sacrifier du point de vue litté

raire pour sfî mettre à la portée d ' u n public plus vaste". 
Mais il a conscience d'être en contact avec sou peuple en 

comprenant ses problèmes et en les exprimant. Selon Glis

sant enfin, "quoi que l'écrivain puisse écrire et penser, 

il le fait en fonction du destin de son peuple". C'est 

pourquoi la littérature noire actuelle est une littérature 

collect.-ve : "elle exprime un destin collectif, c'est-à-

dire une manière commune d'sller vers ce destin". Lui aus

si souhaite être compris, mais sans vouloir rien abandon

ner de ses exigences littéraires : "Il faut que l'artiste 
produise dans la forme le plus profondément adaptée à son 

tempérament : c'est ainsi qu'il aura le plus de rayonnement" 
Et il cite à l'appui de son affirmation l'oeuvre de Césai

re, le moins accessible des poètes nègres et le plus lu. 
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Noufl sentons toutefois un désir tris net ehes de noa-

breuz écrlTains de sortir la littérature de l'engagement 

ainsi compris. Plusieurs ont puise dans les circonatancea 

leur inspiration et leur dynamisme. Ils considèrent qu^il 

y avait jusqu'ici une obligation morale de collaborer à 

la libération de leur peuple, et d'ailleurs cette obliga

tion coïncidait arec leur propre désir* Mais aujourd*hui, 

dans la mesure où ils s'affirment avant tout comme "écri— 

Tains", ils souhaitent que les circonstances politiques de-r-

viennent moins contraignantes et qu'ils puissent dégager 

leur production littéraire d'un sillon où elle risque de 

s'enliser. Quitte à s'engager personnellement dans une ac

tion politique ou sociale extra-littéraire» Se dessine 

donc une tendance K séparer les deux domaines pour donner 

une liberté plus grande à le création et à l'expression 

littéraires. 

Mais cela reste encore un souhait! La réponse que noua 

donna Glissant est caractéristique. Selon lui, politique 

•t littérature ne peuvent être actuellement ni séparées 

ni confondues. L'oeuvre littéraire a certes une "signifi

cation" politique, mais l'on doit refuser de faire de la 

politique en écrivant. Il regrette donc que la littérature 

noire actuelle soit trop souvent une littérature de com

bat (28), C'est également cet aspect combattif qui a frap

pé Monsieur G. Balandier, au peint d'ailleurs de lui fai

re un peu négliger les oeuvres moins agressives mais sou

vent plus parfaites : "Les romans de moeurs africaines ne 

sent plus des documentaires, mais des vérités lancées en 

vue d'une réhabilitation, visant à détruire les faux slo

gans concernant le Nègre." (29). 

(23) Gl issant reproche par exemple au "C^hier" (à tort se
lon nous) d'être "trop historiquement aitué". Selon son 
expression, cette oeuvre est "une géniale perception 
de l'actualité" et il la compare aux "Tragiques" d* 
Agrippa d'Aubigné. Lui-même ambitionne de jouer plu*ôt 
le rôle d'un Ronsard, "qui a contribué à l'élaboration 
du XVIe siècle". 

(29) G, BALANDIER : "Littérature noire de langue française" 
in "Le Monde Noir*'^ o.c., p.396 



QUELQUES CONCLUSIONS. 

Notre questionnaire nous a permis de constater 

une correspondante étonna'te entre le sentiment de respon

sabilité des écriTains noirs, les buts qu'ils se propo

sent, leur souci du contact avec la masse et les thèmes 

de leurs oeuvres* 

Le milieu intellectuel de la métropole, où les étu

diants noirs se rencontrèrent et purent élaborer en com

mun leur idéologie nouvelle, semble avoir jou^ un rôle 

très important : la majorité des écrivains noirs sont uni

versitaires et cela paraît avoir un rapport étroit avec 

la manière politico-culturelle dont ils conçoivent leur 

engagement. Il suffirait pour s'en convaincre au.iourd'hui 

encore d'ouvrir le journal des étudiants catholiques "Tam-

tam" , où l'on retrouve les mêmes leit-motlves sur le rôle 

de l'intellectuel noir, ses responsabilités, l'aspiration 

des peuples noirs, etc*** 

Ancienne et jeune générations d'écrivains se rejoi

gnent sur de nombreux thèmes et revendications : respon

sabilité, désir de revaloriséX 1 es cultures nègres, indé

pendance politique... Dans les buts visés, sinon toujours 

dans les moyens pour y parvenir, les deux groupes ne se 

différencient pas. Cette homogénéité, surprenante de pri

me abord, s'explique de plusieurs façons* Tout d'abord, 

la seconde génération a été formée par la première, soit 

directement aux Colonies (influence de Césaire à la Mar

tinique), soit en france, où les alignés continuent à domi

ner la vie culturelle néo-nègre. Le rôle de la revue 
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"Présence Africaine* est ici prépondérant. Nous arons insis

té dans la quatrième partie de notre travail sur sa mission 

d'évei11eur... et souvent de directeur de conscience et sur 

l'éveil de vocations 1ittérairesqu•el1e sollicitait* 

Ensuite, les objectifs visés par la première génération d' 

écrivains noirs n'ont été que partiellement atteints et res

tent donc Valables pour les jeunes. Notre questionnaire, 

rappelons-le, a été fait en 1959, à une époque où la Guinée 

était la seule colonie française indépendante! Depuis, d' 

autres Etats africains sont devenus libres, mais cela ne 

signifie nullement que la lutte contre les séquelles de la 

colonisation soit terminée pour eux. Si les peuples noirs 

ne font que changer de mattres et pas de régime, leur ex

ploitation continue* Liberté ne suit pas immédiatement in

dépendance! Le cas d'Haïti, qui continua de végéter cent 

ans après la "libération" est a ssez clair à cet égard. £n 

outre, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, au même 

titre que l'Algérie, sont toujours considérées comme dépar

tements français* 

Enfin, les thèmes lancés par Senghor, Ctsaire et Damas sont 

devenus des "classiques* de la négritude actuelle, parce 

qu'ils touchaient précisément les fibres de 1•ame nègre* 

Leurs échos n'ont cessé de se multiplier et le trio inau

gural s'est transformé en choeur à multiples voix. 



c e i f c t i i s x e i t t 
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«afaafw 9% ••• atiaa^aa aanfavopvoa «| anag ^ 

I aqa|% a^^aa faa*aiii«af«pv aaf^^^vXa •fx^fy 

•t-P «•l*l»H •% %• («) .••«*!IptwaAf, ,p •y|jn«nb tffl» 

^.fBAa ••! •atavs «(s) a*aa|a«f« «un |*«n« •!•• '•tl*aB^« 
-a^d «•i^vaaA •un ^«aaiata^* ••« >«•• •• *•* *aaip««|«9 «g 

fTP ••aias auTVAfaap aap naftaapai^'f annaf «i. i i^faa^a 

•ad «,a anbYfd*,! •icm va •%•« aaa {^fvAfaay «-iiv'fa 

/(t) • •••mfnaaaaad «n aad faa,« a»af 
•aop ap aaH ant» aaa «afaa^aada an aad %aa,« 
• |A af aaa «aaa^a^aada «p anap^a apm9,(t^* 
,1 «a aaaq aaf aaafoaa asa* ap anaA*sapaai 

*a«f «a«i amb «a|<| ftaaa 9i*99 aa« fno).ana 

afodaaa 
•ff «p %ai|aa» «a t^aaajfafjv^a lab aaftaa ap 
ffaailft af «xfaA am «aqanaq «p |.aTad ^aa,tt 
fAb aaaamaai aap aqano^ af aaaa aqauoq an 



%iiftwfj| tmaat ^* éHiàâ in*ém t lui^d f«iv (t) 

• /g) a •••«i*Tl4|B« «tf^a 
-RI •af«v ^ a»t«tfdt«a «p f»»m^^ ^••.v ••illfBV 
••f |nt«» •«•0» fvtfBfs ttV a|oa «idnAd •{ »nb 
fa««i»aff«*a9 «^ai. un %% 
••p «uef^vBipasA^a êê-^wnÇ «^ttvsvfBd sa* 
•apa*^«» «ai»! «p «f«« •! f«an^«« a|«A*p %• 

tl«ap a«d «(iwosai: %ni iftnb ••pavq «p «tt**?* 
«•fa» U9j%9a9i «• f ya%i%««a ^T«« «^^«dl «i ««5 « 

-•••l •tt^mf^tl «avdyB •« a«,| '«futtsyp «aosB* 

•«4 ^aos «a %• ii»»<| «l ^» *|T^Y«ifa<l $a«,f «p f«« 

«>««f%»aoj $fadt«,| %9 •jni%ti*f%%%i «f «p ••f^»*|i»» a«|aa*«i 

"fP «aoABoa^Ba •«•n *Bafe« •«|«Afa»jr ••9 ^av^wso uf 

•fa*f,i îttb «p 4 «aiaBj^tP •%99,x •fjisfi* •nb t ••f%i^m9 

«•d ^ a«d >T«A« ••|v6H«a| •aBf«af>ffi «i «nb •!«« *••« 

«Mi»f»«« «faf •«•|»»»»b ««p a»««d»a <( tttfva),»*» •«•a fi 

••aff^v «««a fmb ^* 

••««dff fab •!«•••« aa a«d 9f%*»d •••^a»* 

{••lf»Aa«a 99ffj 99f aa*pa« %9 «sa»! 99A9 ^«••«{«•ad «n 

,ab ««avd %99t^ 4 a«f9a»f«« «a^an ta««va|i^«a «vfwAfaaf 

999 '«aaaaaaafpyad «anai ap afaaAa|,| f «laBbanod «naa 

«••aapuaaap *aaas»aa flttO|.nop aa aaoa fg ••|««|f|aa «aai^aa 

«*f^fTl *«n fvaa^faa aifiub f^naya •*i9»â aaa| «a«p a«t«f 

«*«a,a aaad aacfdaaaa ••fi^pea i|a«aaopaa<ia a* ^aa^a fa 

«aifaaffa a^^aa aaoaaafp %«aaaiaaA an •«•affa,i ap aoi^a 

•a>fa ai ap «Pfaai aaA an«f aaap •flxamfaafia««f «afafaaa 

•p «aaafaaaaa ap aafad «| aaap aaiffaa «aa aAaaaf aat^a 

•af« fa»v«Aaea af fosaaa» *%9ft9 a» 'ffp «aaAa aaax 

t najbvsaxjiii siiis aa imniftsiaonréu «i fc M nnnrf 



«
•d *'V^ \Tmwx 

_ lïHtTFFÎ, I miYW •? (t) 
01,«d *•••• *«̂jiS«tt» ««ifTxmaii 

•«« •iif»«»»ji «iivvjiaAian «jn^vay^^f I «| *«nb|«a «««iva 

«nwt %• flfaMi»a t««t|, 0fs«a«d ^aa «if «••«|v«>xa» s^aaA 

•aeaj^p l^aoa mm «af^a aaTVAiaaf aap taasxifaa mmi *a*f|«A 

"99 *•! xaafa aaad ^avaasfla 0«x a» *aaB«x ««X 

fasfwff aaxdfttad aaasx 9f •••^x<l*^^ e|«aA tax «ab ••a«<f 

• ••««•^0 •«•({••g 

'"lIT^aïag pavnof'i ^aasaixo o« a«i|Baas ••afvtfo f 
*mxân4xm and *ajF|^aat%« «axd aa«(ir 'ffay^af «afoe 

•f«^a»A«p ^aafabaa %m j^»a«;a«a ^aaaaafxx*'^T* •A.aoa^ aa 

,a XI'aaa^TX^^T^^vdf T« t« ••^nv^^TA jm «««aoi aap aa 

mmm% %mm |a*a ataBavx 'adwa^ mmf^u mm <«TVft 

-«035 ^ «Jif fd*t*nttY*d •«•*«»«I3I f aAa^a» 
••X «F ^ua»»» y»|aad «apaa^as «aaa aaaAf j;a« 

anoa «TiiTffrpnmi «x tad aaepaaaad aa tmaa 
fa mu$u «i»»liit'ill|iÉ %\ aaaaa^ aaea aab aa 
•aa^ «asa^ltiv aaa ap aaïaax «X aa^aaii 
*jEaX«A *aq«aa *at{aa>x«v ««ox'vd anaa *9awap 
aaf«« ap ixt^aafda|,x aaea aa1> ^aa f%\:ifA ai « 

t aaabf^sfaSaxx %* aaabmdaafsft aaxa 

•>a!|a<|* a*x ^fp m%%mÇmjLû mx fnb i^oaaafitd aai^ax aa %mm 

* j»^faaa^ai ,p %m aaapaajaad ap faffap aa ^ faaaad •faaaaf 

««Sa*,x aafvafaaa n« aAaaad aatf«-aya aff«af!|;iTX >aa« 

«aAaea ai «adaaaf aa,p faxjiaa ax %nmA aa f«b af«AfJtaf,x 

paaat anxtf ««d ^aa,a aa|««-fax *<ib a^aatta aa fab affad ax %m 

«af^aaiaad «f ap |f> {Af aax*za,x t'*«X aaad faa,i 

file:///Tmwx


|«fa«KyMf 9Uù$ •! 9%wimf «Jtt^a «alfa •jUt^u 

•fp«jij^ «av; «M •jr%«o9 «vod 

i|l«>X|«4i •••%«aA •••aa •••af 
•aanaajtaAV» aaaaifa ap m%u»dJi»» ap 

•amiafaaa t^aq^ aata^a aap l«* *fllf* *t 
•III»* «W 

•aa|8fi|,s af 
att«T««|,f 

9jff*»d af 

•«fWM a« anaiaaii aai aaaA fab tq« 
af«i|tf«a,f ai«i|d«a,p aa^^aytd af 

afaaayp a« af aiiaaaa ap 
a««»a«,r %9 aaaajc ap ^» aa«d af fa 

«a«|a«4«>af«od afoa af x|vj-afaad at laa 
apaaa af apaa» af aaaaqa 

aapaad aa ^a faa«|aaai|a fab 
•aaaaaaaa aaaiaaa ap a^fxa afqfaaai^ «« 

aaf«A aa a%jiad fab afqfaaaf aadaa aaa ^ 
«aaA aataa aavfd aa^fvi anaA-sa^avap aaaaiia 

afa^faaaa 
^••qa aa aabff^ayai aa asft«*Z T*" 

aaaaf ap fM9^ |nb |a« 
aabaafa aab xna|m af^^ fab |aa 

ad«ij«f |Bb |aa 
a$aaAao asfa^iad |ab faa 

«aaaaaa aab x«.afB ^ao^ |ab faat 
•a%aifaax |ab fn 

t fvaaffBaa URiP %» aaaa aun,p aaf^aa^aaaaya aab 

«•aa^aatft a>fa» ap *xa«aaffa9 aiaa aap faanv aafaaafi;if 

«afq ^aa^aaa atwH aa^af^ ap aaaiaBaaifafaAfa aaaf^aapad 

«Hi|: aai aa p«Sfqavi9 ««^^Taty^p aafaoy «i «axvfaaa p^faafa 

^fJKfiP •u»x€w ai fa aatfaaa ap aaaaaaf% a| «afaAaiaaa 

,t af aaaaaati aataai «f *taffaa|af %• aaaaafaaa aa^aid aaa 

aafa«i aafaa «aap ffaapp ff«A«,a aa aaaaaa ai«a«f s afaj 

•>faaa ap aaafiaaa aaifaAaaa ap faax^Afa aaaa aafajf saf af«« 

*at««aaff «aa^^f aap faaa afiaAfa «f %• aaafaap «i 

•0»t 



XI ••••• ««J^ftH iWJo» I aaiHvsMT (oi) 
'0981 

••«a«a9«4i[ «««TfTVP Vdiè:^. t SHirmù *r (•) 

«« 0a«p ««i IT a* * (ff) ««<l«nil« •! t «Ji«f««ii«« 

«•p«d •t««v«««f« «f ^«•tfnpft %v«p *s«««|««|p 

«•«t«|<l «p *«^»f<io,p x&*|i «p eMoa «p *fi»9««|,p 

•aa»i «••ttvp ««aai «mo» tynq^Xa %• ••ta*^ii| '«fdaaq» 
I t»9««fA BJtt*! ^B»||«A^p •&•« *ea«*>fuoi «naa^at» 

•>a«ai aax aaao jnh a««|>ox»«l ap îa attbaaaofffd a9«iof4«q ap 

•afA«| *a «f«a|4i« %• aaaf«ii|9,a« aaaa%iaa »at 'af|ag 

•X*n«a |a ^atiaa «a 

tta«f|«»aaaa ap fM%vm ffVAa aaaa av |a|,mbaaf auaaaaad %9 

usaff«afiiAf»» aa^aa ap aafadpa aabftaa^ «{ aaanaadataa aaav 

*t^aapaai aaeu **I afaafM ai aavd *(ot) **%9t9 

f«aaaaafaf«a, aa i^aavaaa aaafAa,o aa«« aa|di aaa af«««i* 

(•) m *»t»%M9t9 x«« |«aap««a«aa af 

iau«a|aa 
^a ^aaaiq aan ap f«ai«a«| t*f %a 

•apfaabmapp aagaaaaq aa« aad f,a 

{•la af T«aa8aaaq«ia^,r aaf^aa aab 
fa»ia|A fa %a faa aa faaaA^f ata af 

aT«,i aavp aaof aaa \ 
• t<l«a«id«| aaT«,t «««9 aaa^ aaa i{ afva 

axaaaaa aaaafaaf a9,Tnaaaad aa^aa i; asaaad iT^ab 
sa«Aai|a ap %• aaafqa ap ^aa««xaai{ na^ aa ^a 

favpaadaa i^aaj daa% afvai 
faq[,paaaj'aa,ab faa; aa^aa aad «a 



«p «fA »f «^paea t|tt« ••A«fttA ft^Taqa» «^««A 

•l fa«^ *««!|,»ttpaji^ «na | ^a«n9ii^»«^ ^|ea« 

«-«•• IT ••^i|t va •'n* t «MO ««II» «p 
«an*f ao» «toii «ai ano^ amaa %|a^ ix «aapaaad 

•«d aaaaaf»! X aaaa mu «aqaaas ap «m mafvaiv 
•«aa|«« «a ap ap aa^aaa aaf aiaftaa^j 

«a axfapaa^ ap a^na^aia aa afa« *«a|« a^aaA 
•«|,« fi«ab ^^aanafaapan ^fp aaas dafa afajfg « 

t a«|««>Tat t*Ptt* •! *«*!^ •̂f» anfd aauia| «f aoap %9»A 

•aaa« aa aajif«4f%%ll %%xf%u\ti %• a«x«i{a ai <jio *«a|^«^aa 

aiqa$|«fA avaiP f|fa,a tl *n«Qoa aaîtî un xaa ^aaaadaaa 

•aa afi «aaaa^aoa aaaaf ap w%%9f* aaf aad «faaaiapaa^» 

an YiCai «a«n«9 aa «tnafaH «««f *<Ia|(i afaafa | aaaydaa 

«•«a aaaa^aapaaij^ aap »u9j9u»9»z aaf aaA« aa«aa]i»|||p a{ia«{) 

•afayad «i ap saafaf^vv aat i^aaaa|i(afa«a \nh aaapva^^aai 

avaafaaadvo» aap %• aafaï»| aap aaaaAaaafp «naa faafnaiaei 

aaa^a«,p aaaa aaqasAaad xaa|A aaa aaaAaoaf.aa anan faaataf 

«•aaa «aa^aViP *aaafq xaaaAaaa ap *aaa«ai{,p aaataai aaii»A 

«»aa« ap aaA« auaa|a«|tf««| aaaa ««ax *aapvatpi aaaaf ^a 

aaiit̂Cv aaaai «aaxaaa aaaa^aaj^^^TI aaaai ap aaïaaifa^ad •% 
adaïan anfa aa ^aa^^aaawaaf aaaa aafaa aafaAfaay ••i 

••••fafuaioo aap apa^iAaaa ai |aaa« a|aa *a»A«iaaa 

•ap apafd xaa aait*H aasia^ia aai ^aaa aa *9Jii9mfci aaad 
»a^aaaraaaa|« aaf «aaabiafanir «aa «aataa aai fab a^faa^ af ^aa 

1» *g)af«XaAa af t aaat^a aap af^oaaaAaaa fa aaïa^aiq,! ap 

%«aaaTaa faaaa aafaqaiia WM%n'9t^ •«» aabfaiv aa a%«a^af 

«xaaif p^fAr««»aSa,p ataaiia aaa 'fttpwff «i «p «f«afa|« 

aaaa ap aa|d aa *faai»fea« X fiA *aati aap xaaaafaap t*ai 

•»f«a faaa *taadaaa •% aaaaa - xaaaAaoa aaaa ap afSaaqa aa 

•yaaajFfp wjpfMnû *aa|iff«v aaa aa|aq«Xa aaa aAaoa^aa «• 



••a«|̂«%»*j(fn«iii %9 »J^9(^^l ««fil «t|a^9,»«a«» fnb %«pa«M 

mp ••ij|ne« ««t wn9% i| ••nsao^n *»Xqi«a»«a«dXi| •fvmq 

«•a «ï»! »f f •ffTAf^oK^d «lan ••an»aaf>»n »i %|q*fa 
l||«b a»a|pp|«aoo t* aaSt^n %*9iûdm^i %^*f%uj pnvaS ••A9 

«•af«««a %n9$ ff aaof a«a«i 

l a^an»T»»» 

•ai«lf«ya np a^aai^a aatl'^t* f l*an^|a» aaaiafaap 
mmwm a| aa^aa aavaiTp af «aafaa aa a faaf oa anadf *Ji9%%Af^p 

WX%'^%u9M%%9u*9d aaai a%aa^« aa» aa^s<»$aa,{ '«aa aa^a ^aa% 
-uoa ai aapaaf ^ aaap faanaaT^ %• aaidnad aaaaf ap aaaa% 

•aaapf %• aa^^adaa^ai ^aaaiyafaya<I ^aaïaaA aa mu *aaid a^ 
•adaoaS ap f^fifqiaaaa at %• uaïaaaqfailaoa «| aaAa U9j% 

••«li»a aa,ab ^aaA]:aSuao aa «n aaAaaa aaa %• aaa^Vfaa at 

îa aafffpaa^ eaa ^ ayfx*' aaoaaa aa^dp af«Ya«A«,t 
*%9ff aa *tt*t&^»« tafCtt fla|,8|^a« «a'i •aaf«iaded »aa%«a 

**f^ffl «I %4V«t *F aa|tvTtT3»«»J>' •t<tl***<^ *on ^uaa 

«•aaaa atl 'aa^aa 83 «aaat aab ^ffat*' 'aaj^^aaqa aa «a^ff 

aaad aa^T*} «aaAaaa aap ^aaaadaaa ua ^aaaaftqofya 

at «afoa aufVAiJiaf aafv^aaa 'aanopaqaaa^ aai afadap npaad 

•«a|A« aaaa aab «ataaa aaaq^«af|.tit *t ««Aa «avtaaa ai 

itX)m *^%fd an *ffn«aq ap ^a afA ap aaa^nfaa 
«a «aa,a aaa *aaa«dana at au t¥i* *a4%|aat 
•t aab paaaS fsaav %M» aA^tfiI aaaAaa 

aaaa «sqaaaH nopany npsa^aa aaaAa fab anan 



•8f«l UM • lOHOKaS •S*T (81) 

-«ttb «««TV^a»» 4ttt ^no-^jm* aaep a^aed «qsaeqaaj «g ••«^adf 

mufu aii,p «^nanou ajtaAip aai aub ^««i^oe eu eaaivaf^^n 
•ttoi^ayaa aaa aab e^aoa ap *a;jtnp aan a«»p «uaMoa saa %• 

• aaîail aaa afiq«>y,p i^aans a^aa^ atia^na dta|«aap a» «faïf 

•aaaoqa aap «f^iaotna, 

«l aaïaïaa l|«nb ao aj|npajtdaji ap mÂMtin» inb «%a«s«Tig «fa 

iai{a aA|i(«fva> aH|«t ef aaoAnoa-^aji auaN «^«eaf(ipead 8Xf«ab 

ai«f|,«da %• aab|eiCt|d aoT^aaaaa «i 4nad *aafn f%Jl^j*f% 

««Kl anaf anad a^Xexdwa %no9 a^on aaq ««yx*?*»* *<i9̂8 znaf* 

«nad *a),fd aun anaio» ayXoaq *ayz«x*w 'a^^dxnoa ^aa aaf««| 

«1 «aaïuaj^Q «ai{8 ^ne^aue fx^u^x* auoAa anao anb *aaixfta 

—Xfavd anbf^yod ;8fx«a un paaqa^d «auoxaaamfp aaxx*Aae« 

ap aaSa«x •a^au ^ |8a«a aaaap aaS^a aan^vay^^fi «̂x 

*(GI) «a«|«Sa«aj anfa«x *? aqa«ff«at %• aal^a 

• llfiJ j>tt^A<aog *^ Aigètéy^itfi, ,X aïaAïia.p aaauxBAaaa 

aa«8 aned «axjjna XT < aat^u axafod «x a9,aadd«,nb j«a« 
>u«B ax aafq ̂.aa exx* %^ «^T^S^D *P «as f^^da np la«x n« 

%no% X8«n« aaaadda %n» aaaa anbjorq^Xa asaaqafa •%%»o 
«>f«5««a| oof^aip «x ^t^ih 9n.id dneaavaq 8iif««|aj« «i^uauBa^ 

-8VI aap %• «aavop aap 8;i>«a$)dn| zua ^uvpaedya *aae>e« 
•«« %• Ji9%inMfxxf. 8|aj «x ^ *anbx^adBap aaïqfXa «« ane %u» 
->f«Xnax^av,8 axT foanaïaa fa^naat %• aaqVaag ap aas^ad Baf 
• nbx^de a),>a8 «a«p yaXxaaa fue^avlvax aaaAa «nen *%uaa«d 
-d» wnid «x l.aa |T,ttb •jwfd «a !»«a,o afan «aaien aanaii 

->n« «ap «a««aa 8Uf«>aaa aiivp «xqT>««* %aedd« %9Q 

•aax^8«a>aq«,x 

ffjaad a« y^xx*0|*M «a «nxd ne anxd ap aapaad ^x«x4v*> 

^«*1-*«I«X ^ 'aaaAaaa a«i|fXx um ^««xsaaax fax «• 



SaftB« l « r l T a l n « neirt, g r t « « à leur eenoiT«Be« 

•Yee lee fereee tellttriqvee, ent VB eenteet pl«« iui^Ediet 

BTBC lee ehescst une eeaprlheBsieB intvitiTe et p«<tiq«« 

4e le neinre q«*ils tredaisent en iBagee fratehe* eu br«-> 

talée t *la falbleeee de bea«ee«p d'beaaea aat qu*ila 

aatreni AeTealr al vae pierre ai ua arbre* (14) dit C4aal-

ret N*eet«ep paa, an effet» la faibleaae 4e aea elTiliaa-

tiene arbaiaee t 

Neaa ne pr^tendena paa dreaaer iei ua iaTeataire 

«altiplea apperta de la litt4ratare aègre» aaia il 

aaaa aeable iapertaat de faire reaiarqaer que, j«aqa*à pri» 

aeat, lee litt^ratarefd*expr*aaieB fraaçaiaei a^ea de aal4-

tnrea aeeura eeaae lea eultarea belgee et eAaa4ieaae8t a* 

aat appert4 à la litt<ratare fraaçaiae ai «a eeprit ai 

aae aeaalbllit4 tr^a 4ifféreate (16) A« eoatraire. le 

a4tleaage ave* lea aultarea a4gre-afrleaiia a, fart 4lei-

galee et, ea bien 4ee peiata, eppea^ea à l'eaprlt eeei«> 

4eatal, eatrafae 44ià dee traaaferaatlena aabataatlellea. 

Telleaeat aabataatiellee qme aeve ereyene aeiaa haaardemx 

de parler d'aae littérature a^gre d'expreaaien fraaçaiaa 

qae 4*aae litt<ratare fraaçaiae predaite par dea éerlraina 

de eealear ! 

• 
• • 

(14) A. CESAIRB I "qaagtion prialable*. daaa •S£ijJJL.££2i 

(16) A qaalqaea azeeptiona prèa eepen4aat i aeaa peaaoaa 
apieialemeat iei à Charlea Pe Ceater et Uiebel de 
Obelderede* 



•Y •««•o %m9% %UVA« ^o*Jt%pf>ao» «a «a iou «Jino^u» aax 

•aptt*dj^p ««j^aaap ^uoa»v sa9i |ub ««vuodpx ««p >• «OQ^SJIQ 

,p «btd 0«A« ««ea •««^|q«44 «p «fJif* •x%nn »ttn «fun 

I •»i«09| «yfiaaAAip »»f i|f 

«••p 4r«d ««ttnao» «^fva^ «aiv^xvo aapJivS ap «njwjijn^ojtS iU 

9Mn%9J^f%%fl «X «a»T«4«^«f !«•,« «anviiiVap •^«•«•Aaoa 

• 09 •Q9X *a|ii9|aj« aofq ap •9tt»9 ^ 9)|9«Si9a 9;ta9njtp)^l| 

«l 9p %V9«9fXI«4 «a *09J19A^J *9Jt>ae* JtVâ *9|«JI4a9d JI«9 

«•«fvpVH «9 •li«f ?%f«fxtt'^ *1 9jiffa*9a«d«fi| 9f«« 

••fi^f« a« 9xi9->^«»jifjiAa9,o 9aaf««^YI^IX -xaax %• pag ap 9ab|4 
**faVtl BXI''^"<*"^*<*<*<^^*' ** «•IIT^<IV "*P 9ufaA|ji9|^ 99x 

*> 9X<l*T<l***Tv<>A sa| t ^j(94«d inb «9 - a9fi na •x*!''*!*^ 

••x*9,B99 ap noif f Ji9<ts-(p 9f a^xdn «an^x *%\9*%9 tP e»ii»»%a9jt 

-•pauf 09ax*9faj« ^9 99Sf«xil^«* •••xat>«4p)>fX •|9n 

4 ••%a*a|^^jYP 09afa«f ap Y«l«^«(Ott P<i9l9a p%|pvpf9a9i| 9«a 

di9p4» anad 99a«*i|j<i« «a|Byq[99 oan •xi**^*'*<'pc*T>a|««i laf 
aabfJl/ViY 9p{.t«4 tt0f!),nx9Ap avn rxaji a* *^tt9Q««p a9Xt* 

iĵttap a^a^H **P •^tîff'i »9iii^«AH9 fu«pa9«Iy4 *a9X«'>io|% 

->«Q aajta««j^««YX 9p ««99a;«j un «9 ^S^nxd Xf^l^'VJ^^PVf^" «i 

l «9X9T99a >9 i9X9f999 *aan%|^{X*'- Buo?^aaTPV9A9a aax «9p* 

«>a««tpp ^uu4«»0 onbRjrox v49>0T8<(na aaaamaa afaaax^vaa ap %9 

99m\^%. «p anai^av aafon aaa9$n« aap tuaaaxqaaaaaa ajifvx*^**^ 

«>a9d9 X9-a^99,i (a p4a«|9|p tno> aaoparaaf aaaa anaa %:i 

«afaBa^dsa.p exS^a •Jiû%9Sft%ji «x 9p 4fB9A««x ***ff 

«aaab aan^x^^^ Jtaaod ^ '^aana^af^n 9%99M aaaa f; 



(AI) . 
••|«tlflOB «X »p «vivdo» ••({ 

• fsoUnod^p «nSavx «X <X<î* 
•a«fjiS^« ««p Bf^Jiaad xaaX ««x «avp «nd 

••«< «p %•»,« lf(«i> «««A»* «ttOM 

•|«1,fd«» np ^Mxaao anv» ^ofa^ ax ax««|aaxp T*{| 
jaixanaq ax anb i,aa,|| 

nvad «X *f ^naaiSfd ax anft 
•aat^K aaxdaad aaai o *auaA«a ane^ « 

t «^^aadad yua» ap aa^txamvaa «aai^ad aafafAaa ap aamf 

••ax «I t( aaval a» ap a^uanaaaa aap aao^vaaaaxd anea ^ffn 

•fjiapx •? »»a«T4>pp a» %aHa|«9«pfp, 

»f «9^T*«*TXI*ail «TOA «x attwp alaflaa,a av a4>^« 

•Jta^aafl^fX *T *af«|« aaa ap axd««xa,x ^i^^ aapvfajta ajax 

->« %aad «0 *af^|«f||a,p %nv% ^aa^aaa aa axT afaabaax paA 

*«»4f«aaeT^nxaAfa aaaaaa aosvAfJiai» aap axx** ^ 

-ad naf^an^fa aaa ^aa|«a^|»aaaa aafaa «oiaa^aa aaq «aaifav 

,X aaap edaia^ aa aaad^aaaaaaAfp a« *axaaaj «X aaad apajxTR 

->•» ^aaafaa^aaaaa *«aTa« aa^sfl^aa aap a|faaap,x ̂*'̂<̂<'<l 

^«fa^^a aiaAV a^^ada aaf«*fax aaa^aaaqaa^aa aafaay^i^fX vnif 

%99 '•XX'W^'T^**"* aabf%«v«ap oafaaa^ aaa.p ^a%x*k*fa * 

i aa^aaAae %aaa fax aaaaaf aaaaiaaid^ 

4 •MÊ^m aaa^aafii^TX *T aa^aa|aa,a 9A aaaa X9uh aavf 

'a%T«|af9,«a aa^{,p afoA aa %99 aapaa^aa f%f a aa||. 

«•vafpaaAaa «a aab i^awaa^aiaff «ypTa^p %• aa^Apa afaSavx v« 

•«aax^ fax %• xa-foxa» ap aafaax ax au«p aapdaaa^,X t ** 

«••apa,a af«a ai;aAfaaf,x aab >T«11*;F lî *aapeafaa aafvj as 

aaaj «at^iaAfa ap |aa oa aaa^aap^^fX a^^aa ap ^aaafi fnb aax 

"Wfm^m %• aaabx^fx*d auaafaa aax fnb|xdxa aaaAa aaajf 



Mata al aa grasd aouffla na rataaba paa, aa aoiaa paarrait* 

il aublr aartainaa iraaafaraationa iapertaataa s 

«• La lltt4ratara aigra abaadaanaraii aaa axpraaaian fraa» 

faiaa paar l*aaplai azalaalf da laagaaa afriaaiaaa, aoit 

qaa l'aataar laa aaata alaux adapi^aa à aoa iaaiplranaat« 

aoit qa*il raaharaha an eoataet plaa dirait aTaa laa aaa*» 

aaa iadig^aaa. Naua Tarrioaa i*l9r(è ana flaraiaaa i'oaarraa 

aaiiaaalaa auaai valablaa qua aallaa daa lariraina aataala» 

«aia qai risqaaraiaat da aa troarar qa'aaa audiaaaa rea» 

traiata* 

» Si laa paaplaa aaira aa ahaiaiaaaiant uaa laagaa var» 

aaaalaira» il aat fart prababla qaa la litttfratara da laa» 

gaa fraaçaiaa diaparaiaaa» ai rieha da pr9m9mu9m aeii-alla 

à pr^aaat. Par aaatrat ai la d^ralappaaaat da l'iaatraa» 

tiaa ^taadait la aonaaiaaaaaa du fraaçaia an Afriqaa» aaaa 

aaaiatariana vraiaaablablaaaat à la aaaxiataaaa d*<arlT«iaa 

da laagaa fraaçaiaa «t da laagaa iadig^aat aa aaia d'naa 

litt^ratara aaaaaaa, qa*alla aait "afrlaalaa* au "aatiaaa* 

la». 

• • 

Qaai qa*il aa aoit, il faat qu'aujourd'hui laa 

dariraiaa aaira rtp«aaant laar aituatiant Juaqu'iai laura 

buta dtaiant axtrlnaaant aluira at la Tel a paar j attain» 

dra aa araaaait qa*a» uaiqua at prafond aillan*^ lia aaat 

aertia du dllaaaa *aa blaaabir au diaparattra*, daaa la» 

qaal l'Oaaidant prdtaadait laa aafaraar at lia aat aoaqaia 

la droit da parlar d*auz«>ataaa at aaaaa il laur aouTaaait. 

lia aat r^aaai à aa faira raaaaaattra aaaaa a^graa at aaa» 



(81) • ••«•H»*M» ï«» 
mmp 0pa«a ap f %ji«d «p « li 

,p •«<! « l,a II *«a«iq[ «pvoa «p •«<! • i,a n 

•••at^a «anciMA ««p a«tl4 
• X ••iT«J t ««ît >T*P *v «fA «K 

««lov «paoa tt» 
,p TfHf «X *9 •«T^*fA «l 9w4 sn«A «u «f 

«p «jcaAVJt̂ n« 
•fX x»xa*4 ««4 «p Tnx*3 *4f«A«p x*̂** "a 

•p a*lfx«,p fuxaa t %%<>*9 ivft an •fnuttosaa 
• f ^« «paM «x •««p Jincf ««Aaovfp •« «f 

«•!•««,l «p f>4«Tj »x *9vj%fjd 99 
%u9^mx%%9m*9d. mm fnb uumÂmm ««p a*dn«««y«d «p 

*an«xno» «p «nao^i T*» 'ffOJtp «X v*^ *f 

•••«4 mm «p f«««d «x «JtaAtt» f%iXT<l*dx«* •VB,p 

•p *aa9XA<>* *P •••oq *^x«ap «x ^md f«,a «f , 

I «pavaS «nxd a«x f«a«d ^« ••fjid 

tipyp faO|X «x^n^v^lX'^vf •Jtnai««Xil '••papv«>«* 

« nof^vafaexoa «X •••*iyp avof^avpjt mmj jtmmjjudinm 

),|a4Aap x*v*^*'<l af«Sa«x t ^* KiF»a«i| anx< ^nawa^aadaaa 

«a f «faxvoSa^aa,X *f aaa^aa ai «afaAaaa « «Tau * «aq » 

•«•M «mt»»» ••! •«aaaxdaxa jtaaaaABf.p ^a «^avafXfP mm 
•aipiiaxava aXa px*^<I* * nmmmji a^aaaj aab aa aa«p aaqaa^aji 

•p aa^xAf faaj XT '* a|a« aaafaaa ax ^fnpaad %jm 'ax^aasa 

«•d *aa«xq aaafavi ax aab - aafvafaoa aoa aapaalaa a^a 

*xa an,ab X*O<X*B IféS «aaf^aaaaqa ava ^fvaaa aaax aaf^ 

••f«adda«p %m âx*-̂?' *pntl^>" •va aa«p aaaaapx*" *8 

•afoj «i i| aawaaii mm 



4it. 

« v l t u r « l née^nj^gr* q«« nmna T«tt«Ba 4 * l t u d l « r t tui 
«r*it-il, 1« but atteint» raniar aa f« i t 

* Nana aaaaaa daa bonaaa da dialagna» da •• dia> 
lagma qui aabiliaa ai «ngaga la M a i l l a v r da 1 * 
baMMa Hk I n reaaontra da l'hanna* * (lO) 

Ainai parlait Alianna l>t*p dann aaa diaaoara d'asTartura 
n« daaxiiaa aaagr^a daa ^arlTaias ai artiataa aaira. Cat» 
ta parapeatira naua aanbla la aaala aapabla d'dpaaaair 

plaiaaaaat la aultnre at l*art a/gra*«fri«aia«• L'artia* 

ta a o i r a d4jà r^aaai à daanar à l*«aiTara d e aan peupla 

mae neuTelle atruettira at "à aettre de l*ardra dnaa la 

ahaaa culturel* engeadr^ par la «alaniaetien (20)• Il 

lui faudra nainteaaat tira rigilant ai eonbatire t o u t a a 

laa fernaa d*fppreaaiaa, de seBaongat de T i o l e a a a » q u i 
a p p a r a t t r o B t daaa laa paya BauTallaneni iadlpeadantat 

La raapanaabillt< de l*aetiea eoaaiaBe^a «aatianara da pa* 
aar aur lea hanaes de caliura at il leur lueanbara de d i 
riger at dMelairer l ' e a a e n a l a n de leurs peuples* 

itaus, Oaaidantauz, attABdana de l'artiste noir qn*il 

ar^a la b e a u t é , qu*ll interpréta laa tauraanta et lea 

Jelat» da een peuple, qu*il explora les lafiaiaa riahaaaas 
da aan patrinelaa aafia rastitud et qn*il B O U S laa parta

ge» paor a e n a earlahir à aea taur* Uais aaus eapiraaa aur-

t o u t qu*il aeit fidèle s o n id^al» qu'il a a n a aida à 

eenatruira eetia frataraitd t a a t dtfsir4a« 

Il serait ^tonnant qu'il j é e h e u e » «ujeurd'hui que las 

•iraoBataaoas dsTlanaent faTorablas, a'il eansent à aédi-

(10) A.DIttF t diaaeura d'auTertura au dauzléae eoagrés» 
dana "Préaeneo Afriaaiaa", e.«., p.47 

(20) A.CKSAIRE I *l.'h||Hf |a c^^l^nrf yt yfap^ftffiM-
liti£«, ibld.» p.110 



8Sf* ••FT?T I ssxTsaa'v 

«I Jt«pa«| n fPf^ saojiaii «noa t xn«|jc«xf wnid •! 
%««^aned ypnvAivf stt|d «i ^«v B« •«•• «•• Jioa 

••liaA.ma« ««m 

aaafVA aaoanv aaan ^oataafaaa aaofv ^a ajaiv 
• «fvaaf ap aaïa^afA aa^ant aai 

«^ai aad %a «a|4 *|tfti|,p4aafaa|P fa^*** ajtiaa a« 
•>fM aad fa nafa *aaaa vaona ff«4a»|a «afa 
««aa *«a^ifffttby^x ^a ivaapaa apaav aa «aaaimaA 

anaa aai aa %aa,a '^.naa af aaxi* •««•• ••ff» 
<->«a|,a«aaafa «tnaa^ad np aai^i^at ««T ^l*P*<«4 

•avaf^aaaj ap %• safaii af ap *af««aa 
'mjt^ ax «P aaa^qfx «x aaad ̂.a aaa^^aiiiiaa aaav aa¥ 

aai^oa ^no^ apaaa ax anad «AH-iafiyp aa faa,a 
*aaaaaaf«avaaaji aaax *nmi %• f%%s.';A anax anad 

*aaxdnad aa« ay ^fftttfp «x anad fvaf^vfaïaa m 'mftt 

-faax«« taxdtttd aap «offaayqxx *f %<*«IJ««1 «««f 
%M9SfB aa^an fnaxn«fi.a« aa i aqaaa •% a*i«h 

m aaop a«OA«>««a«dfad anoa apnaw 
ap afaaa «XT**!)» t ê^uvxjm» aof^aaab «x 
aaddaqay ^nad aa *a«u»f^a»Jct« Xlt*>'^ aaaa atibxvat) 

^ *ffoa Xî«A^ aXad anbxanb ap *aattfx**> annoti 
aaaaa axx*nb«x t «af^aanb aaa ^aa XT 'ufiao a«3 

•aat«aq,p aioAap aa^aa ayaa| *aafOAap aaaffa»(% 
••aad aott aab faan.^pttO|aad 9nid *\nb aa ̂x l^**»* 

•aaiabaaaaa f^avqix «X *i *<<1*; ^aaanwa aaxd 
«nad aeo aab aaf^«aixT^^tI of^aad apaaaS aa paad 

••yp aaaa ay aab %aa,a *y%ixi<lfwl**^ *'^*K 

9Sj9mf*i fvfv '•«•!• **9 v^iP aaxoaad aax «aaaiaa^aofa aa^ 



4tt. 

B I B L I O e i A P l I B 

t» O O V B A a B B * A B T I C L B t 

B B S B C B X Y A I M S M 0 I B 8 ( l ) 

ABRAIAMS P. 

AaiILLB X..T. 

AtBLEMAiBON 

ff »t f̂ t̂ Pif ^ t w ^^brt* -(L) 
r«a«n traduit d e l*ftB(l«i«. Tsuraal» 
Casi«ra«B, 1956 

R«Tii« "Présanee AfriaAine", «et-BOT» 
l»57, n»XVI 

a m « "Pr4f«B«« AfritBlBf"» B* XZV-
XT, j«i»*a«pi.l»87 

AIWA P.Oik* 

AtCANBEX t . 

ALEXIS J.S. 

EditioB du C«air« artiatiqu* ai «ul-
tural «aaarouaaiBt Paria» 1955 

Paria, édition La Nat ia Paria, 198S 

ÇtiP^rt i4»<ril tf^H^- - M 
Paria. NlP Gai1isard, 1955 

(l) Naaa faiaona aairra d« alfla «(L) las aavTraa liti<-» 
rairfa daa éeriTaina aalra. - Pana iouta aatia l»iblia' 
graphia, aa aaraat iadlqu^a qaa laa auTragaa 1«B I 



4t4 

ATTULY L. 

4aBB "P«kt«s d*«xpr«««iBa français*", 
RBthalagla d« L.Saaaa» Paria* Saull* 
1947. 

BA A . B . 

H«T«a "Pr^aaaat Afriaalaa", J«lB«>aaT« 

RaTua *Pr«aaB«« Afriaalna*, f^r^aai 
1950 

BA ~A.B A 
CABBAIAI M. 

BADZBANOA 

BlI.ABeB B. 

Parla, Pr^aaBaa Afriaaiaa, 1857 

BrBsallaa, ^iltioB L*£glaBtiBa, 1931 

d a a a l'aathalagia âa L.S.Saaghar* Pa» 
ri a, PUP, 1948 

M P m r t CfcrM^ B<̂ abft« -(L)(raaaB) 

Paria, R.Laffaat, 1966 

yp ro* «y^mil^* -(L)(roBaa) 

BOl^MBA A.B. yrf"Mf# *ff#lf» (p«*«««) -(L) 

E l i s a b a t l i T i l l e , <d.L*£«aar da Caaga, 
1947. 

B B a B B a . c h a n t a p o u r mmn P a y a . ( p a » » a a ) ( l . ) 

Parla, Pria.Afrie., 1966 

BOTO B. (A) SaBa h a i a a a t a a a a a t a u r ( a o a T a l l a ) (X.) 

d a a a *Laa d t a d i a a t a aoira parlaat*, Pa
ris, PrIs.Afrie., 1966 

(2) paeadaayaa da Maaga BETX 



49S. 

BOTO E. 

BRIKRS J.P. 

CAPCCU M. 

^UU 9r^f?Un^ ir»mmn) (L) 

P«ria-L}r«B, «41ti«a> Afrl«aiB*«« 1954 

dans l'aathelaflt da L.S.Stngliar* 

ë» ailla Marilnioaaiaa. (raaaaXl.) 

Paria, Carrta, 104S 

N fi^gr^ff >̂ ap̂ hy. (ronaa) ( L ) 
Paria» Carrta, IVSO 

CARD080 M, Hailaxiop» aor lea intarloctttattra Tala~ 

rarua "Barwa NovTalla"» arrll I9»t 

CSSAISE A. 

- rarua "Valant^*, Paria, 1»3» 
«> Paria, Berdaa, 1947, araa nnm pr^faaa 

d*ÂBdr< Braiaa. 
* Parla, PrIa.Afria», 1669, araa una 

prifaea da P.Gvbarâaa (<dii.tttllia4a) 

l9» araaa airaanlanaaa. (paèaaa) (L) 

Parla, NBF Galllaard, 194t 

Salall aaq conp<« (paSiaaa) (h) 

Parla, X ëdltaar, 1948 

Cfrpa pardi« (pakaaa) (L) 

Paria, ^dli.Fragraaaa, 1960 

Paria, «dit.B^alaaa, 1969 

miaaaaa à Dapaitra pe»ta haîtian (pa»aa) 

ravaa "Préaaaaa AfriaaiBa",aTriloj«il•! 
1966 



4a«. 

r«Tu« *Pr4aeno« AfriaaiM*, eet-Bor* 

»f !»• ahig»» taifiap». {tr^géàim) (h) 

Paria, l'r^a.Af rl«. » 19&« 

Parla, Pr4a.Afria., 199Û 

• Cnltura f,t aolaniaattan» 

r a m a *Pr<a*Afria.*, j«ia*iiaT. 1056 

raru» «rr^a.Afria.", f^T-aai 1950 

^ La panama palitioaa da S<kap Taur^. 

r « T u a *Fr<a*Afrie.*, d<a*19S9 ai J M T * 
1950. 

• y«rrawaata (pakaaa) -(L) 

Parla, Seuil, 1050 

«• J f . y f f lot Loararturg (La r^Talntlan 
fraafaiaa «t la yrafclèaa eolaaial) 

Parla, ta Gl«1» fraaçala in livra, 1950 

CBAMBBltritAin» G.da P£ilA£« (^) 

daaa l*antholofla da Lias D a m a * 

CBATENAT L. JEftltlI* M 

daaa l'aatkalafla da l>éaa Daaaa 

CiriLEK C . Mlil&Ki» M 
rerna "Uiaaiaa", Parla, flT.lOSl 

•ADIli B. AfffM«f iP^9^^ 
Paria, l'.Sagliara, 1950 

PAJiAS L«e. yi—aata« (paUaa) (L) 

Parla, Guy Lavi Uaaa, 1937 



497. 

B A M A S L « 6 . 

DAPI£ B. 

BAtJBSOlf i, 

BE0BA8 i* 

SlPBSfBI B. 

jftgtottr de Guyane» 

ï'arin, librairie J.Caril, 103» 

y t U M f P P y t y f f t * ( « O B t e a ) (L) 

Paris, Staek, 1049 

y»»ta> «»axpr«n«iop franc^alta (h) 

Anikalagic da«a la eellaetioa Pitrraa 
Vlvaa, Paris, Saail, 1947 

?f^lff nhgffp «qy ^ef ^^ff, ^tf^f^ipti (L) 
Paria, Oay hirj Uana, 1048 

Baria, P.Sagliart, lOiB 

liiifM W t t * (pe^aaa) (l.) 

Paris, 6alli«ard, 1009 

}l% Paiy? «y^r (pa>»aB) (L) 

Paria, Pr^s.Afrit., 1995 

ktJLÈSlM.» (nouTella) (L) 

4aas *Las ^tvdianta noirs parlant", 
Paris, Pr^s.Afris., 1053 

Paris, Pr^s.Afris., 1098 

filan (L) 
dans 1'aatkalagia da Liaa Baaas 

4» grfrl»̂  >ftfBt» (psJ^Mss) 

Paria, Saghars, 1092 

yi.<^l>9* ftqtffttf conditiene 4*nfta 
poésie nationala chea les pattplai| 
Utoiyf » 

reraa *Pr4la.Afrie.", aat-aaT. 1999 



4M, 

OlflSTlB 1. 

BlSPOBTBt 6. 

SIALLO B. 

PIOP Aliount 

DZOF Birago 

JiiUULlLL-aAiX» (L) 

Paris, PrIs.Afrie., 18Bi 

éaas l*aBik«lsgi« d« L<oa Basas. 

rcTWa r^o.Afrie. *, dé««>JaBT.iese 

iMIJLMsMsaâl* (raaaB) (L) 
Paris, iSd.aiatfsr «t C», 1020 

g i n i ' i f f r f t fis Uë rpiapP» d ' f ^ y 
da Préaanaa Afrltaina. 

r«Tu« Tr^s.Afrit.", BOT.1947 

Piv«rait< at VniU da 1«Afriottc Noira. 

Lyaa, XXXYé aaasion das Ssaaiaas Sasi-
alaa da Franaa. 
Paria, <dit.Gakalda, 104S 

Ço^on^ffliff^f fi K^tjlfBflM»» fttltartl 

rsTBS "Prés.Afri«.*, aet-BOT.1068 

Passas. ( L ) 

daas l*anthalafia da Lias Saaas. 

I^ff eoBtaf d'Aftt^aB Koaabft. (L) 

Paria. «d i i.Pasqaalla, 1947 

L»OB. (eaata) (L) 

raTBa *Pris.Afrit.*« BOT.1047 

ftlPftf eoBtf. (L) 

daas l'anthalogie da L.S.SoBghor 

BIOP Choik Aata BttitBff B^grtff fPHfrt^ 

Parla, Pr^s.Afrio., 1054 



4tt. 

OlOr Chain Aaia 

FANON Fr. 

roNTAiNE t.r. 

GLISSANT 

raT«« •Pr^a.Afrie.*, féT.aal 196» 

Apwarta ai i»arai>aetivaa caltaralla» 

ravma "l'r^a.Afria.'', f<T.-«al 1959 

^*Afr^^"f «e^Ff pr<»eolonlftlff. 

Paria, Préa.Afrla., 1960 

raYua *Pr<a.Atri«.*» fér.-aara 196t 

gflgj 4? P M p a * (paèaïaa) (h) 

Paria, Préa.Afrio., 1966 

L*a3tp<gri<>nea T<an» daf, Hatra» 
ravue "Eaprit", «al 1961 

,y«fft« i»oiff> ,Bffii<ift,>^««fff» 

Paria, Sauil, 196ft 

Raaiawa ft ewjlttty,̂ . 

reTua "Pr^a.Alrie.", j«ia-iiev,l9»i 

r e T Q e *Pr4(a.Afrie.* f<T , < » H a i 1969 

L » a n V da U révolution alglrienaa^ 
Paria, F.Maaptfro, 1960 

V«ra tt»a pïillaaophia da l a llttlratura 
ftpirp a»4rioaina> 

r o T u a "i'réa.Afria.*, t<T-aal 196» 

Tarra k tarra. 
roTua *Taapa Madarna", aapi.1948 



440. 

GLISSANT E. Soleil de la cen»clcnc«. ( e a a a l ) 
Paria, édition Falaise, I6S6 

— La conctitte» 

revue "laprit". Juillet i960, n*i • 

•» *Lea Indea *. pofcuea de l'une et l * a u -

"trp terre»(poèuea) (L1 
Paria, éd.Falaise, 1966 

• Le ronancier noir et eon peuple 

rerue "Préa.Afrie.*, oet -neT 1 9 6 7 

** La lésarde (roman) (L) 

Paria, Se«ll, I9»^ 

— Le ael noir» (peinas) 

Parie, Seuil, 1990 

GRATj^ANT G. *<l|rfd<|̂  dea 8ang»ael<*. ou "Je veux ohan 

Fert de Franee, 1950 

£»nne peéale •artlniquaise. dite nati» 
-nale » 

reri^e "Pr<a.Afrie., d<c - j a n T » I 9 e « 

Fab'GoMpé i'.ieaqne» (pa^aes en er4ele) 

Fert de Franee (Martinique) 
édit.dea herisoaa earaibe, 1 9 5 8 

HAZOUMB £â*2tilili. 
Paris, <d»Ii»»se, 1638 

» La révolte dea Fr^tr^f» 

revue "Prés.Afrie.", Juin-ner 1986 

K A G A M E A. Code dea inetitutiena politiques d̂ i 
Rwanda préeelenjlal. 

Bruxelles, Aead,rey.SC;eel| I99t 
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KAGAUS A. 

lA A.A* 

KBITA r * 

LAN68T0N B, 

LARA e. 

LAYE C. 

Br«>x«ll«s, tfilit.d* Marais, 1952 

à.'.yffTffr.ff 4?» ̂ftfffl̂ f̂f* ( «••'«1* ) 
rarv» "Pris.Afrie.*| Aoftt-«tpi«I*6S« 

Paria, Saghera, I9&8 

r*Tu« «Pria.Afrie.*! lar tri».1049. 

r«Tua "Pr<«.Afri«. I t<T.«»aai 1950 

Pa^g»a». (trad.da levia L.) 

raTiaa "Navrai Aga), d4a.I93I 

^fff m!«4ff PFffyftdfurf. ( Tha big 
a<ra.«> traduit de l * a a « r i e a l B ) 
Parla, Baghara, 1947 

Sff f̂ %f ^^^l b^tf da ̂ ft Gin^dfXffi^pf. 
( aaaal sur la littiratara eréala / 

Paria, Libralria Fiaehbaehar, 19X8 

Paria, Plan, 1958 

Tn§T^ ^« ro^« (rasaa) 
Paria, Plan, I9S5 

rarua "L^f f l t i aa d<f«iiaa *, 1981 m*l 

in "ABibalagia da L.Vaaaa*, yp.112-11» 

Canirlbutian d'Haiti à la P»<>i» B>gra 

ravua Pr^a.Afria.* JuiB'>aapi.XB57 



44i 

L T A. 

MAC KAT C. 

liALONGA J. 

Paria, i'râs.Afrl«., 198« 

BanJa» (raKaii) (L) 

Faria, <«it.Riadar, 1928 

Paria, Editiena afriaaim, 1964 

MAtomuA J. f Awa afrlcaina noir». 

UATXP !• 

MENIL 

Canflranaa au Caagr^a Uandial da l*h«Ka-
a i a a a ahr^iiaa «nlTaraal. &raxallaa 1988 

M r r f ̂ ft ̂ >yffttf ff« ( L ) ( r a a a n ) 
Paria, Albin Miehtl, 1934 

Diamaa. chian d« brouaaf. (ramaa) (L) 

Paria, Albia Uiahal, 1927 

Paria, Albia Miahal, 1981 

i i f •nrri* ( r a a a a ) ( l . ) 
Paria. Albin Miahal, 1931 

Un hfumf p#rf|l futrg.ft. (raaiatt)(L) 

Paria, <d i t.Ara-an<»e ia l , 1947 

hf l^iïïf #y iftŷ «p̂ r- (p^^B**) (L) 

Parla, l'r^s.Afria., 1968 

ffWrtff y t «y^hfurff ^ f f fftppoyta Attrape 
AyrlQUa noira dana l»hi»toir« wodarna 
(du XVa au XVIII« si^alta). 

Paria, La Naf da Paria, 1959 

0<n<r » l i U a aur l'<criTain d* c a u l a u r 
AHMllJËift* 

in " U f i t i n a I>ifans«", n*l, juin 1931 

rcTua "Nouvalla Critiqua*, nai 1969 



8 

(l)-. (avwoa) »lèq éy é^À évi'^ 

(1) -iifisr 

•9<I î»« 

(1) (••»t*<i) ^wrf¥TfT»î 

*< ONOXO 

«MI *P*««lïl»S 

1861 «tnf «t.» ««••u.jya «T 

«•no0 »p éfaTOavjcnoq «x 



444. 

PIQUZON 

PRICE-UAKS Pr.J. 

QVKNVM M. 

Alaal Durlu l*0iifi|f.~ aasal d^athaa» 
graphia. 

Campièfaa, Blbll«thèqaa haftiaaaa, 
1988 

la ealtara, laa aria «t la liit4rat«ra« 

Parla, Prtfa.Afrit., 1«»9 

«urTtvaacaa afriaatnaa at dyaaalaaa da 
la ottltara aotra oatra-AtlaatiQaa. 

raTaa "Pr^a.Afria*. J«ia-BaT.19i« 

l^'Afriqnt. naira. Roacontry arac l'Oa» 

Parla, F.Nathaa, 1958 

1ABBA1ZVï:L0 J.J. Tradait da la Hait. (paèaaa) (L) 

daaa las "Cahiars da Barbaria*, Taala, 
«dli.da Miraga, 1935 

mmn- (t*) 
ravaa «Daprii*, tir, 194t 

Sar las aarchea du aolr. (po^aaa) 

Parla, idlt.Ophrya, 1940 

h f ^ a a U M ^ » f (tli<*tra) (L) 

laria, «dit.Ophrya, 1947 

lyr« à aapt eordaa. (eaataia) (t) 

daaa l'aathalagla da L.S.Saaghor 

Ritaa railKaairaa. (paèMaa) (l.) 

Parla, 4dii.Sagliara, 1955 

AallA. (poèaaa) (L) 

Paria, Prla.Afrla., 1955 



44S. 

RABEUANANJARA J, 

&ÀNAXVO F. 

ROUMAIN «/• 

SAlAT-CjUITMAKK U, 

8AB«ri A. 

jyHlIyi. (il) 

Parla, Prés.Afrie., 

L'KorODC at nega. 

rcTua "l'r^a.Afrle.*, JuiB - B O T . l»0« 

"Préa.Afrla.*, •«t-aetr.lffST 

i»a Hontrtara da l'Aorara. (draaa) (L) 

Purla, pr^a.Afrie., 1887 

fondeutBta d# notra «ntt4 tif^f ^ t 
l'jjpoqwe ealaniftla» 

revu* •J'ria.Afrie.", f^r.oBai ie«» 

A«ny«J. . „PA.tttP »p TyMriij. (L) 

axtrait d*nna pi^aa inédite, 
daaia la r a m a "Théâtre d'aujourd'hui", 

Paria, Pr£B..arle., 1969 

U«H ohanaona da tan.»aura. 

Paria, ehez PAutanr, 1955 

Part-a«>^rinea, iaprinarla B,Daa«lt«Mp«» 
1945 

Gonrcrngnra d(> la rea<a. (raaaa) (L) 

tfditian pathtuaa d'un raaan ^erlt en 1944 
Parla, Iditaara FrARfaia B<l t iBia , 1860 

Paradis eur ttfrrp, 

dana *L<fltim« Difanaa", a"!, jaia 1031 

Xini. (roBaa) 

Cakiar ap^aial da "Pr^aanee Afrieaina* i 
«Troia t'^arlTaina noira**. Parla, lf>56 

fii^JiMOixnin, ( r o a a a ) (L) ^ 

Paria, Fr^a.Alria., 1958 



4 4 « . 

BAI Ht CLAIR mAKX 

* a«R.CAYTON 

fASTlB ( A k W ) 

• A X N V X L L S L . 

dans la r«v«« *K«prit*, B«Y. 1 M « 

r«T«« «Frls.Âfri*,*. f<Y.-«Ai 19t9 

Bfiliiitllti Jtfliff ft>â£jtA^ (yaMftii)(L) 

fci IfffNr ifflif» (r«««a) (L) 

Paris. <4i i.E?«brMs«, l»t4 

4*as "L'hean* 4« e«ml«nr*» Paris* Fia» 
i»a9 

r«Tma "^«prit*, Jaillat l»4ft 

Paria, fVf, ••llactlaa Calanica ai l̂ a» 
plraa, 194B «• aT«a «na préfaaa da iJ.P* 
Sartra *0rph4a «eir*** 

Vn hnmaniasa 4a l*a»loa fraweotaa. 
raT«a "iaprit"» Jaillat 194« 

Çl^^nlp pî ay Njiflt. (paimaa) (L) 

Varia, P.Sagliara, *Fa<«la 4»'', 1«49 

Vu9»9», p«Vli«atian 410, aaftt 1949 

la pa4aia a^ara^afrtaalaa. 

Bvvsaliaa, r«T«a *Pral>li»Baa 4*Afrig«a 
Caatrala*, 1651 
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faaeievle polycopié, 19fS 

• Çbant|i J'eiabr»» (p«èai«s) (L) 

Paria, -anil? aall.P|arr«a Viras, lf45 

• Haatia» Noiraf. (paèaaa) (L) 

Faria, Sauil. eoll.Piarraa Viras, 1048 

Chanta d'oabra at Ilaatiaa notrfa. (L) 

Paria, Sauil, 195<^ (ua raluaa) 

Ttrn» "Tr/ïa.Afrie», Juin-nor. 10»f 

rvrua "iUefèiBa*, Faria, oet.l9St 

JUàUftiSJIlA* (paUaa) (L) 

Faria, Sauil, IdSO 

n^ÊU à Aftyffift ( p « U a ) (L) 
rarue «rrtfa.Afrie.", «^le.1 t>85*Janr.lftS« 

KIIMI» daa )»u». (pa»»a) (L) 

4aaa '*.>apaeta d« la aultmra aaira", 
Fay-Ard, aapi. 1958 

fl̂ jfî a daa eireonsif» (patia*) (L) 

rerue "Pr^s.Afrl«.* aat-aor. 1958 

^^MaBta conatruetifa d'una cirilisa-
f^on «i'iqî iiif tian n»<frro».ftf . 

r9rn9 •PHs.Afria.*', f^T.-aai 1959 

• Çyflfr^a conatitntif P«R, A» , Ra|>p»rt 

ti. 
faulllaa palycspi^aa, 1959 

f;:sclcule polycapi^* s*d. 



44» • 

SENSIIOR L . 8 . 

tistoKO r,n. 

8«CS 0. 

TABDOK R. 

TCHIKATA 6.F. 

TCBZBAMBA L. 

fmB1>Jft£ A. 

fBBSBt t. 

flROLIElf 0. 

t^m afttlonalliaat afrlealw». 

faaeleulc polycopié* ««d. 

ftttillaa p«ly«a]»i<««, ««d. 

hê rfffl̂ ffi» lit PJf^nf» (raaaa) <L) 

Paris, <dlt.La tour du guat, 

» Paris, <dlt.F.S«rlat, ISdS 
- 2d« <dlti»B, NsTsra, Navrallas <di» 

tlans latines, lS4ë 

M^rftgt^ 4t ^ftrM (raaaa) (L) 
•QlTi da Rythias àu iJhalaii. (peèaaa) 

N«Tara, Naarallea éditi»»» latinaa, 
ItBft 

Starkaafirat. (roMan) (L) 

Paria, faaqvall», 1047 

hf P*>yT!̂ iff y fil' (p«»«i«») (L) 

Paria, <dit.Cara«iè»ras, a.d* 

Ifyp î f byoypfff. ( p a U a a ) (t) 

Paria, «dit.Caraetkraa, 1967 

(peèBaa) (L) 

rcTue Tr^a.Afriet" fév.-Mara IteO 

N'gand»> (aonta) (L) 

Brusellaa, <âit.G.A.Dany, 1048 

t'Afrioaa r<Talt<a. ( 

Paris, Préa.^tria., l»6t 

rf»ytW' (L) 
daaia l'anthologia da Liaa Paataa. 

dans las anihologias da L.Daaaa «t da 
1..8. Saagliar* 



446. 

TRAOtE B. 

TOUfiE S. 

WASRZMOTOli B.f. 

WmXGfl^T R. 

Pftrls, Pr^a.Afrie., 1058 

rm* •Pr<«.Afyl«.", liY..«ai l«ftf 

Anfbiographla J U n nèara. (rea«a 

Paris, Plan, 1901 

rerna ""̂ âmpa Moclaraaa", a«t« at aaT* 
1649 

reTt ie ^Tempu •adcrne*', aoftt-aapt. 104i 

Cle I r a ^tal|a itfw Betljri» 

rarnt •Pr<B.Atrle.*, BOT. Î94T, «•l ai S 

r « v t i « *t0mpm MaAernea*, aaftt 1948 

r a T u e **T0atpa Mocternaa", Juillat 104t 

ra-ra*» " f r c fa.Afria.*, juin-naT.l&8* 

|«îi«baa pr»a 4a la rtTt¥r». (L) 

Paria, Albin Miahcl, 1053 

Vn anfant Un paya (««ativ San*) (ranaii) (L) 
Paria, Alkiii Hlahal, 1955 

Parla, Cal«aBB->Lf tT] r , 1059 

]̂ in>* IK. (raskan) (L) 

Paria, NaaTaHaa <ditiona letiaca, 1945 

ta rwa Caaaa Nègraa. (rooaB) (L) 

Paria, 4éit.J.Froiaaart, 1950 



4 8 0 . 

IZ. O U V f i A e E S * 

D « H I S T O X B £ , 

B t » * A M A L T 8 

A B T Z C L S S 

0 B C B I f Z Q U E 

ALBERKS R.U. 

AMBOVGRl 

lAlWIB A« 

•AlAMBIBl 0. 

i'arla, Albla i$ieh«l, 1959 

reruc "Foniain**, Alg«r, I M t 

\̂n.1onrd'httl 1* Afrique» 

Parla, Cattaraan* 1658 

Brttst«ll«a, <âli*I<mai^r*t 

La noir aat tin h»MBa. 

raTva "Prla.Afrle.*, B O T , 1 8 4 T 

tittératurt Noire d< l a a w francftlaa 

r c T i t a ^Pr^acAfrie.* - «altlar appelai 
anr *La Manda Nair*, Paria, 1050. 

^*ntepia de Banait Oa^onba It^naqua. 

ravtta *TaKpa d^émrn»»*, o«t<-]iov .l9l}8 

Maaalnniawaa ai nationaliaaaa en Afrl-

Varia, FtP, Cahlaru iniernationavx da 
aaelalogie, volnaia XIV, 19S3 

Socioleffiia daa Braaaayillaa natre». 

Paria, Ar«aiid Colin, 1098 



451. 

BALAMDISB 0. 

BASTIDE S. 

•tCLAHD J 

daaa "Ulstoir* dm» Llitlratarea*> Paris 
laeralopldia d« la PKlada, MSP Galll-
«ard» 

Paria, Flan, 1987 

jgatgaanfa da la ;?a<aif a^fra au Bréail. 

raTue "ir a.Afria.•, B*7» 4a triM.lB«9 

rêm* •iaprit", oe^.l9&3 

La PO<aia notra da lanana franyaiaa ai 
iMTfl^t^^fi da I* litt^rntuya ftfr^fft^ffjj. 

Uémnirm da Liai^naa pr^aant^ k l*Iiiati«> 
tut dnlTeraitaira daa tarritolraa d* 
autra-aiar, braxallaa, 1953 

BIEliER K. 

raTva «Eaprit*, J«illat*aafit 1660 

BODAXT »« 

Braxallai, ^dlt.daa Ariiaiaa, ItBS 

ABTara, 4dlt.Zarra, li>4B 

m:TON A. 

Parla» ^dlt.da Sagittalra, 1084 

^lllti»^ I><fafiff. 

Paria, 4dit. Snrr^aliataa, 1925 

'̂ft g?^*n< Pf>*« ?>oir« 
r«Tu« "Fantaltta", Paria, B*35, 1944 

Paria, «dit.du Safitiaira, 194Ô 



452, 

(Sir A.) 

BIJTCBIK M.J. 

GABXIB 1. 

CARPIMAL P. 

CASTRO J. 4« 

CENPRAns B. 

F*ri«, Pnjroi, 1940 

Koir» dan» l> clTlllotion am^ricni»» 
JBjl» d*apr^a les do««««nta laina^a par 
Alaia Laoka» 

Farts, Cerrta, 195S 

|,4o Fypbfa^aa et ^f, fffyft de l'Afylgaf. 

revue «Cahiara à% Sad", Farla, nev.lBtS 

rarae "La Unséa Vi^aat", BOT.1846 

•ft^tPff^^tlqyf da ln jf^i^. 

Paria» <Sditioaa ouvrières, 196t 

Parla, ^dlt.La Sirl^aa, 1921 

CLANCISR B.B. 

COLIN 

CUVELIEB Mgr* 

BBliAfOSSB M. 

Paria, P.Sogliara, 19B3 

Le» coptea cpiry de l'Oncat africain» 

Peria, frés.Afrie., 1957 

Brv3i<ll»», Daselée de iiroawer, 1940 

Laa Nijya d» l'Afrioa^. 

Pari», l'ayet, 1922 

ClTiXi«fttt»n« ^é^ro-africainey. 

Pari»» Stoek, 1989 

Farl», ^dii.Riedar, 1927 

hlèMÈJ&ÏÊXM.» 
Paria, Paj»t, l U t 



4t»» 

DE SCBUTTER-BOUCQUEY N<arit«é« •t po»fi noirn. 

U^M«ir« d« philoloffie r«aane, pr4s«tt«> 

SLZAI>B U. Tr«it< d'hlatoire d«» raligton». 

Pari», Payai, 1999 

fKOBINIUS !.. Hiataira ia la etTillaatton africaine 

Paria, NRF, Sallinard, 1930 (Sa^dit.) 

mEm& R.P. 

raYua "Taapa Uadarnaa**, BOV.1999 

Le r^Tall daa panplaa da eottlaor> 

Paria, i>dii.Cantarian, 1960 

raTve "Pr^a.Afria.", nav.1947 

eUBEBINA P. 

L'Inconnu* nylryy 

raTuf» "î rf-a.Af rie. *, noY.l&4î 

Paria, Edit.du Cbtna, 1948 

l̂ a prpblèBf de la cultara noira» 

dana "L*orislaalité dea auliurea", 
Unaaaa, 1954 

Structnye de jla p(y<fiie nojtya d* ax» 
j)lL£â i"on frftpflajlft» 

raTue «Fréa.Afria.*, â4e*jaBT.195» 

^§ ariae daa aatienaliagaa d'Otttra* 

raTUe "i-aprit», juillet 1949 

Lea Antlllaa d^celania^a» 

Parla, Fr^a.Afrla., 10ft6 



4(14 

SUILLBUAKT M. 

dans "Cahiers du Sud*. Uaraclll*, 1048, 
«•279 

>Sl»HRtia» da 1H poéata n?gra da laajrue 

•4aoira pr^aaat^ à l*¥'«ala Natloaala d* 
la i-raBe* d• Ouira-Uar, Paria, 1950. 

BAEDY 0. klMlJSàâUL" 
Paria, £dit.H.Laurena, 1027 

•BBSXOVITX M.J, t»3 1>aaaa d» 1 *anthropalO||tla co^tnralla• 
faria, Payât, 1»S2 

LouTain, dilt«dn Salall LaTani, l O M 

BOUIS U , 

JAOOT J.M. 

ravua *'^aprli", aaT.ldS^ 

t 'antrda de aaa paplllaa gro^-af rt cainf 

Brasallaa, iBatitut royal colonial balf», 
bttlletin daa ae^ancaa, XX-I-1040. 

I.*aatnallt^ Htt<ralr« au Rwaada. 

Ëruxcllaa, înAtitut royal aalanlal balfc, 
bvllatia daa acéancoa 22a aaaéa, n*l, 
1051. 

Caataa d*iai et da l>->baa. 

iJrttxalloa, édition du Maraia, 19ft2. 

||.fa écrivaiat» africaine d^ Çcng» ^'»tf^ 
ft, do Rnanda i'rwndl. 

Br«x«ll«8, A«add«ia rayalo daa aeianaaa 
aaloniftlaa, 196f 

JABBEXNS JAHN ffarld Coaaraaa of Blaak Wrltara. 

roTua "Blaak Orphaoa*, Jbadan (Nicaria) 
a* 1, 8 a p t . l 0 5 7 



^BAUsoN r. 

JUIN H. 

JULIEN Ch. A 

LABOORKT I. 

LAOMSAU L. 

LZBBST L.jr. 

LEIBI8 U. 

rcvtt* •Pr4«.Afrl«.", a*7, 4« tris.1949 

Nè^r» o«,l chantqi. 

fovlous», )âit.Cahi«rs Libras, 192» 

Paria, Fr<^a.Afrl«., 1068 

f̂ft Tfgilft^ff 44ff"^*rt« ft ^fi Iff*» 
piara <iabHaaawantj (XVa-XVIa al¥elaa) 

Parla, PUF, 1947 

Sifftaiyf »f l'A^rtqo»_dff orlgj^naff |f 

Paria, Pur, aol) .«Qaa aaia-Ja«, 18BS 

Slff*o^yf <̂ »̂ naira d'Afrigaa. 

Paria, PUF, ettIl.*Qtia aaia-Ja», 19ft0 

t̂ff <ftritrplnf >ioi|f,f,.,i!l» ,Sf>ffgrH 
1959. 

r c T o a • I U T B » Nouvalla*, Brttx<fllaa, jull-
lai ltfS9 

^n «arga da "Farraetanta* d*Ai«< C^aaire. 

ravae "Hysth^aa", Juin i960, Brnxalla». 

Suicide ou aurria df 1 *Oaê d»ft,;t. 

Paria, r.ditlona niiTritraa, 195li 

l̂ af HfsileJfe. un» elTiliaation africfti-

Paria, PrIa.Afria., 19ft3 

t*athnaaraphia davant }.m ^el»nifil^ fffff 
ravua *Tanpa Madarnaa*, aafii 1950 

]̂ *ffr̂ iit,,.ffff,*ffpf « 
Parla, Gallinard, 1951 

Contactff de civillaatian an Martiniona 
at a» BaadaTaopa. 

Uaaaaa, 1956 



Paris, P1«B, ldS5 

liAlSTftïAUX A. 

MAJfONZ 0< 

MAQUE? J. 

mmii A. 

Ëvax*ll«a, Kilt. Fr»bl^•c• (â'àfriqn* 
Central», «.d. 

Farl», Hattil, 1850 

,P«yfh«>lpjla„d<JU_rfYonf ftfjilf»>lf » 

ravm* "^«prit", avril 1990 

r«T«« • P r é a . A f r i e , * , d4e-JaaT.1989 

Portrait én Cttlanial. muiri àm 
K.ortrnii. , Çftfff^ajtoyr • 

l'aria, &«ehat.Ch««tal, Corrta, 1957 

Paria, <dit.T<aaiff«a«« Chrétien, 1958 

MdNOÎ) T. 

4«Ba «L* M«ad« Noir*, Farl», frit. 
Alrj>e., 1900 

r«Ttta «Fr^^a.Âfria.", naT.l94T 

Ca» p q y » g n ' o n n»nnp*llara p l m eol<i»> 

2 ^ a r l a , 4dii.T4tteifaac* Clir4tiaa, a.d. 

r « T « a "Kaprit* Jvillat «t spat.l94T 

ravae "l^ria.Afri• BOT.1947 



497, 

«•«•IIIEB 

JPATOH A. 

PATftl A« 

PAULSAU J. 

n s i s i a.P. 

PICON 6. 

PLXKBAyoV 6. 

BAT8INAMA)f«A A. 
•t LOEBM 61. 

B085 M. 

Parla, 1»4« 

lymiil iÈ I» Irittt l u iiftlrf* 
Paria, <4t«ioA« <t P«9l», I»tO 

Paris, édlt.Bataari, 192» 

Paria, Payai, 195» 

r a M B trad«lt da l'anglais 
Parla, Mhin Miakal, ItftO 
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tcEosieaii V. 

t e x t a a eheiai» «t a»not<»a par l»T»ra«n* 
l'aria, P W , « a i l .Calaniaa ai rnplraa, 
194«» 
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tradnetiona d« PcAabery 
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Parla, juin 1031 

g h a i ^ t f p ^ g y a d^^ pl^^^^%lpp^, 

Parla, f é T r i a r 1031 

ravae ealturalle dv monde aolr 
praaD^re a^rie, n * 1 K 7, oeT«1947 à 

d<e.l949 
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i n t e r T e a t l o n a dea éilégni» afrlaaina ai 
tét«oi||aagea dea Afrleaiaa aar Baadoaag* 

aefii-acpt. 1956 

}f» I*^ Coagrèa Xaternational dea flerl" 
ĵf̂ lna et Artlatea Kolrtj» 

»• VIII-IX-X, Jala-noT. 1956 

C o D t r i h u t l e n e au I*'̂  Caagrèa daa Earj. 
y.^\ i o » -ilL, AJClif t e f. Nely.f. 

a** bora-alrle, XIV-XV, jttla-aept.l9S7 
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XZIV.XXV, t4r,^ntLl 1059 
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Fart-da-Franaa ( «tartiiiiqua}, u*l à 9 
avril 1041 k «et.1943 
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Iff'ItlHf U tl^ttMyf' taxtaa d« SE.le Card.Verdiar, du 
BP.Aapiaia, da J.Laelareq, L.S. 
Sanghar, Pr.J.rrica-Uars, ate... 

Paria, Pion, aall.*rr<aeiiaaa", 1939 

taxtaa d*A.C<aaira, L.S.Sangher, 
UannarTllla. 

Parla, PCF, 1949 

Caklar «p4eial (n*B-9) da 'Prdaaa-
«a Africaine*, aous la diraatlaai 
da Th.Uaned* 

Paria, Pr^t.Afria., 1999 

L* Art n^yra 

Paria, Tr^a.Âfria., 1901 

Cahlar ap<aial (lt*10.1l) da "Prd-
aanee Afriaaina* 

Cahlar apdelal (n«13) da "Prdaaa-
«a Afriaaiaa* 

Paria, l'r^a.Atrie., 199t 
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Lea nrabl^mea du iyavull »n.Afriq«» neiEJJJJ, 
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Ch.â.Diop... 
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C O N C L U S I O N S 



Il a o a s ««mblt areir suffisaaaant itmyé 

noire th^Bo pour qu*on ao p«lts« plus motiro on doute ••• 

pointe prineipaux t 

LA LITTÉRATURE NEE DU UOUVEUEMT NEO>Ni:GBE EST UNE LITTB* 

RATURE "ENGAGEE" t 

Elle l*a été dhm aen origine. Que demandaient, en 

effet, Etienne L^re, i^en< M^nil et leara amia de "Légiti» 

ae Défenae*. loraqu'ila reproehaient à la littérature an* 

tillaiae de paaaer à «ftt^ de la Tie du peuple noir et de 

taire aea Traie preblèmea ? Qu*entendaient-ila par una 

littérature "authantique", ainen une littérature dana la» 

quelle le Koir, d'abord, a*exprlaerait peraonnel1 ornent et 

aalaa aen teapéraaent propre, aaia ausai rérèlerait tout 

1'uniTera partieulier de aa race T 

Apr^a que Sartre et Caaua curent aie à la mode l'idét 

d* "engageaent* de l'oeuTre littéraire, lea éerlraina 

aaira 7 rattaekèrent leur propre eeneeption et, aujourd* 

Imi, la plupart ae reeonnaieaent explieiteaent engagée, 

eomvae en témoignent lea réponaea à notre queationaaire 

et lea réaolutiona du deuxième eongrèa réuài h. Rome, an 

1956. Cela parée que, en tant qu*intelleetuela, ila 

sentent reaponaablea d'une maaae miaérable et prirée da 

aoyena d'expreaaion 1 

* Et ai je ne aaia que parler, e*aat pour Touf 
que Je parlerai 
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Ma beueh* ««ra la boueha daa nalhaurs qui 
B*«nt point de bouche, aa voix, la liberté 
de eellca qui s'affaissent au eaehet du âi» 
sespoir 

Et surtout «on corps aussi bien que aon tao, 
gardeS'-Tous de voua croiser les bras en 1' 
attitude stérile du spectateur, car la rie 
n*est pas un spoetaele, car une aer do dou» 
leur n'est pas un proseoaiva... * (l)/ 

C41saire Icrirait ces aota on 1989. L'optique n*a pas 

changé t "la jeune g«^n<ration des écrivains noirs, dit 

6. Balandier, ... se sont non seuleaent une vocation por» 

sonnelle, aais aussi une aission." (2). Sartre les avait 

déjà qualifiés d* ««vangéliques* (s) et lo Haïtien J-S. 

Alexis syntétloo adairableaent eotte tSche : 

* Dans la conjoncture actuelle ... la aission 
de nos créateurs est de chanter la beauté, 
les draaos et les luttes de nos peuples ex
ploités, en repensant les eanons ais «u 
point par les cultures occidentales, en fone~ 
tien des trésors culturels nés sur notre sol.* 

( 4 ) . 

Cotte foraule nous paratt condenser parfaitoaont les trois 

buts fondaaentaux de la littérature noire aetuelle t ex

primer *los dranes et les luttes" des peuples noirs -

aais en les "chantant", avoo un souci de création artis

tique - qui, prenant ses distances dos "canons occiden

taux", s'appuyerait aur "les trésors culturels" du sol 

»ègro t 

(1) Aiaé CESAIRE : "Cahier d*un retour au pays natal". o.o« 
p. 43 

(2) Georges BALANDIER i "Littérature noire de langue fran
çaise", dans "Le .'ionde Noir". 0. C. 

(3) J.P. SAUTRE : "Orphée noir*, o.c.. p. XV 
(4) J-S. ALEXIS I "Oik va le roman" 
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L* EMCA6ËMENT A ETE LA CONDITION ESSENTIELLE PE LA NAIS. 

SANCE ET DE L* EPANOUISSEUENT PE CETTE LITTERATURE t 

Nottt A Y o n i dit, «n «ffst, e«aa«Bt le «ouTeacot niû» 

aigre troara aan erifine dans la prisa ds eoaseienee d* 

eartains iatelleetaels, daaa leur Tae laeide da la sita-

atien du "nlgra". Ils Toalareat dénoncer eette sitaatioa 

si «'est an abandonnant lea aodàlaa européens poar s'en» 

(sgar dans Isar propre réalité qu'ils er^^reat une liit^» 

ratare originale. Si nous en doutons encerot dsaaadens* 

BOUS pourqaoi, à l'inTerse de leurs préd^eessears, ess 

^eriTaiaa retiennent notre attention ? C'est parée qa* 

ils proclament avec force et ardeur des idées nouTollesI 

Nous les sentons portés par un aessage qui les dépaase 

et e*est ee message qai aous attire. 

Il asas contraint à reposer des qaestions très ancien-

nés, mais qae la littératare française avait peu k pea 

oubliéea t qae signifie l'acte d'écrire ? ds qai l'éori-

Tain est-il l'organe t qai aédiatise-t-il T 

Aa contact des écrivains noirs, nsas retroavons la di-

veasion collective de la littératare et l'esprit fonction

nel de l'art primitif, oh le beau et l'utile ne sont pas 

encors désunis, où l'en ne sépare pas l'/thiqae de l*ss-

th(̂  tique . 

* Qae le po^te soit restitué à sa fonction ori
ginelle de barde, qu'il lui iasssbe par droit 
et devoir naturel le soin de faire entendre 
aux paissante lea Juatee revendisatisns d«s 
hunblss, c'est Ik un très visil enseignement 
que le peuple noir du Sénégal comme eelni des 
Antilles s*sst chargé de rappeler à noirs £a-
rope oablieuse. " (9)* 

(6) Aimé PATBI : "Peu» poètes noirs en langue française*, 
dans la revue "Présence Africaine*, n*i||i 
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L*Art pour l*art ii*a pas 1 * ezeluairi d« la parfeetion 

• t la po%te qui na ehanta que lul-n8ma ti*eat paa plus grand 

que l'éerirain qui se Teut le reflet d*un groupe. La M O U T O » 

•ani littéraire n^o^nègre prouTe au contraire que l'enga» 

geKani, pauaei li ee degré de profondeur et d'intenaité, 

eat un leTier puiaaant qui le projette par delà les obsta

cles géographiques et linguistiques t 

" La rérité est que sous 1*impératif de notre 
drame, nous parlons malgacha, arabe, volof, 
bantou dans la lanj^ue de nos aattres. Par
as que nous tenons le mSae langi|tgf. mSme ai 
noua ne possédons pas la même li^ngue. nous 
arriTons à noua entendra parfaitement de Ta-
matave à Kingston, de Pointe-à-Pitre à Zom-
ba. • (6). 

Maia, am mtme temps, ce langage neuf eat tenu 

en daa formea ai Tibrantes et si particulières, qu'il s* 

en trouTo singulièrement renforcé et requiert davantage 

notre intérêt. Nous sommes plus attentifs, par exemple, 

à Céaaire, Sengkor eu âlissant qu*à Léonard SainTllle ou 

Sambene 0)|smaBe» 

Parce que les vraie problèmes de leurs peuples étaient 

aussi les leurs, en les assumant peur mieux nous les dé-

Toiler, les meilleurs des écrivains noirs se sont déeou-

Torts euz-mSmes, ils ont poussés "sans remords et sans 

gauehisseraent" selon leur propre sève (7). De cette fla-

raiaon unique, la littérature universelle recueille au

jourd'hui "la auoeulence dea fruits"! 

(6) J. RABEUANANJARA i "Lee fondements de notre unité 
tirés de l'époque coloniale", dana le numéro 
ap/^eial de "Presenco Africaine" consacré au 
deuzijime eongrèa, e . c , p.76 

(7) A. CESAIHE t "Les purosang" dana "Las Armes Miracu
leuses", y.c.. p.21 
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La dauleitr ai la r^ralta aost das ih^mea ilierBala» 

mmim laa Nolra noua révélant de souvellea naaièras de aoaf» 

frir t Jamaia anoorm an n*aY8lt décrit dans natra langue 
eea plaiaa aneiannaa at infactéas, la longue horreur de 1* 

eaelavagat la hlesBura du raaiaaie et le eonplexe û*inté'» 
rierité raciale. La fougue d'Agrippa d*Aubigit4 au lea im» 

précatiena rëvolutionnairas de Viator Uuga restant bien 

différentes aussi des eris gutturaux, de eatte gigaataa* 

q[ue résaureetion d*una raee et d'un aantinent : 

Mol qui Krakataa 
•al qui tout aiauz que aouaaoB 
mai qui poitrine ouTerta 
•ai qui lallapa 
«ai qui bSla oieux que aloaque 
aiai qui hord da gawaa 
•ai qui 2anbèa« •« frénétique au rhaaba •« 
eannibala 

choaes écartas—Tana faites place entre retsa 
place à son repos terrible qui porte en Tagma 
•a terrible ertte de raeinea anerauaas 
qui cherehent oh aa pendra 
ehoaea je aonde je sonde 
aoi le porte«faix ja auis porte-raelnas 
at Je p^aa et Je force et J'araana 
Je craehe Je ae déroule 
Je pénétra j'osphale J*emphale 
ah qui Tara les harpana aa raaèna 
Je fora 

Je perfora 
J * insinua 

Ja a*insinua 
Ja auis tr^s faible 

je aiffle aui Je siffle dea ehoaea tria aneiannaa 
de aarpanta de ehoaea aaTernenaaa 
Je... ar».* Tant... paix-lX 
at contre mon muaaau inatabla at fraia 
poae centre aa face érodéa 
ta froide face de rire défait 
la vent hélaa Je l'entendrai encore 
nègre nègre nègre depuia le fond du ciel laaéBorial 
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«a p«n «oins f«rt qn*«ujettr4*hui 
•als trop fort cependant 
et ce foQ hurlement de ehiena et de chavanx 
qu*ll pouasa k notre peurauite toujoura Barraa* 
naia à mon tour dana l*aira iaplacabla 
à non tour dana l*alr 
je ma lèverai un cri et si violent 
que tout entier j'lelabeuaaarai le eial 

et par mm» branohaa déchiquettes 
at par le Jet insolent de non fftt blaaa^ et 

aoleanal 

Je eamiiandarai aux tlaa d*«xiatar " (9) 

Janala non plus noua n'ariana reafianti oa *aaiaissamani 

d*ttre ru* (lO). Daaa la miroir que laa Noirs noua tendent, 

•aua aamprenana la tragique méprise de notre "eiTilisatioa" 

at peraenaa Juaqu'iei ne noua avait montré de nous-mlaïas 

un reflet si erual. 

Enfin, laa anlturaa antillaiaea et africain s, lardas 

du barielaga pittereaqua at de l'azotiaaa qui noua laa mas

quèrent ai lengtempa, noua d^Toilent leurs vraie viaagaa i 

abrupte, intenaea et rythmée comme leurs danses at leura 

statuea. Fait irruption ainai dana notre univera un foi-

aenneraent d'imaffea, de nome de lieux et d'ebjeta, da plaa-

tea et d'animaux, dent natta aédniaent la réaonnaaae pat* 

tiqua et la pniBaaaea auggeativa — S e a asrabalea anaai, dif

férante des nStres. L*«utaur lea créa à portir de son ai-

lieu natal - ehe« Céaalra t la Toleaa, la aoleil, l*tlet 

ehes Glissant t la rivière qui a nea *Lésarde*{ ehea Raba-

mananjara : la *laaba" (il) - au il lea puiaa dana «a 

culture africaine - la lune, le aeorpion, l*onda*.. — } 

(8) A. CK3AIRË t "Cerna perdu*. Paria, ^ditioaa Fragraaca, 
1960. 

10) J . P.8ABTBE i "Orphée noir*, a.a., p. ÏI 
11) la 'laalia'' aat un pagne des indigènes de MaAagaaaar» 
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«B r e t r o u T * e a s a y m b a l a a aux A n t i l l a a , p a r f o i a d ^ f o r n l s 

e u eharg^a de aena a o u T a a u z - oeanie l a a a r p e n t , aaul a a i » 

a a l d a n g e r e u x d e a Ilea» qai 7 a e q u i e r t , e n p l u a du aana 

a f r l e a i n da la f ^ e o n d i i ^ , une c h a r g e d ' a g r e a a l T l t ^ i a a x o 

iataaia e n A f r i q u e ». D ' a u t r e a s ^ n b o l e a a u s s i n a i a a a a t 

de l * h i a t o i r e si a a u T a a a n t ^ a d e a aègrea : l e " T o y a g a * , e* 

•at l a t r a i t e qui las a a e n a a u s Aa^riquas» lea * f e r r a a a a t s " 

paur C 4 ( a a i r « i ee sont l e a e h a f n a a r i e l l a s a u x p i e d a des 

• s e l a T e a t a a i a aussi la aarrituée d e s c o l o n i s é s . * . 

L o s ^erlTaisa naira n o u s t r a a s a e t t e a t e n m t a e t a a p s 

l e p a t r i m o i n e d e l e u r a l i t t > ^ r a t u r e a o r a l e s , l e u r a a y t h s s 

ot l e u r s l é g e n d e s . Nous nous f a a i l i a r i a o n s aYec da B O U -

• e l l e a foraoa d ' i m a o n r , de n o u r e a u x h é r o s , d ' a u t r e s cou*» 

t u a e s ; n o u s r e t r o u v o n s n o s T i e u x p r o T e r b e s a o u s d ' a u t r e s 

f o r m u l e s } n o u s d é s o u T r e n s des i m a g o s e t des e e a p a r a i a o n s 

i n a t t e n d u e s qui e a r l e h i s s e n t l e s m a t é r i a u x de l a p o é a i a . 

Quelle d i f f é r e n c e arec lea r e c e n a i o n a dea t r a d n e t e u r s e a » 

ropéons I B i r a g o D i o p , J e a n iialonga ou Caaara L a y C n s 

" t r a d u i a a n t * * paa lea r é c i t a de leura c o n t e u r s , i l a r s » 

« e a p e s s n t sur u n t h è m e connu. Il s'agit d ' u n e T é r i t a b l e 

c r é a t i o n . Or, le c h a r a e et l ' i n t é r ê t l i t t é r a i r e s se t r o u » 

T e n t dana la foras p l u s que d a n s le s u j e t lui->Btae t 

" B i r a g o Diop noua dit m o d e s t o u e n t q u ' i l n ' i n * 
r e n t e riea, aais se e n t e n t e de t r a d u i r e e n 
f r a n ç a i a lea eontes du g r i o t de s a a a i s o n , 
A a a d o u fils de K e u n b a . Ne B o n a y l a i s a o n s pas 
p r e n d r e . Il fait comme tous l e s b o n s c o n t e u r s 
d e c h e s n o u a t sur un thèae ancien, il e o a — 
pose u n n o u T e a u p o è a e . Et l e l e c t e u r é t o u r d i 
c r o i t f a e i l e a e n t à une t r a d u c t i o n , tant le 
e o n t e u r , qui a l l i e la f i n e s s e f r a n ç a i s e k la 
• e r t e s o b r i é t é v o l o r e , s a i t r e n d r e la r i s du 
oonto n é g r o - a f r i e a i n a v e c s a p h i l o s o p h i e , s o n 
I m a g e r i e et son rythne p r o p r o s . 
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Nous qui sTons «ntondv AasdEou Ksombe, nous 
SATOBs quo l*<lèT» osi anssl grandi q«« Is 
«attrs, s*il aa 1« surpassa, ear e*s8t na 
•r^atsttr ds TIO si da bssntî, nn peèts. "(12) 

Ls oeatast arse la litt<(ratara srala, qus nsaa aTions 

pordn dspais las troBbadours, csrtaina 4srlTains noirs 1« 

r^tablisasni en eosipsssni des seaTres faitss psnr Sirs 

dites SB «hantées, plutôt que lues. En outre, ils «aor* 

eoBt une possible r<$eonciliation de l'art aree la litté* 

rature populaire* les artistes noirs aetusls, «a sffst, 

ont l'aTaatage d*Stro eneore relias à une trsditioa où 

le er^steur et son oeuTre ne se eençoiTsat qu'on rels» 

tien sTos la eoBrr^henaion ot la soBsibllittf du greupo* 

I>« plus, ils 80 roulent pr4«is4aeBt Intorpr&ios et <duea» 

tours de leurs peuples et tiennent dons h garder le con» 

taet avee eux. P«ui«»Stre eee ateuta leur poraottront-ils 

d*iTitor, pour nn toMt • su aslBa, le dileame entre le 

darinlsas enlturol et les stériles efforts du réalisas 

socialiste t 

Pour tous «ss astifs déjà, il nsus faut sxaaiBsv 

STOS grand intérit 1*apport nàgre et eonsldërer qu'il OB* 

rishit la littérature. Mais l'énotivité, k la fois ro* 

basto et kjrptrcoBSible, "poreuse à tous los souffles du 

aondo*, qui «araet^rise l'tao nàgre et ses manifsstatieas, 

«Otto éaotiTité tranafiguro Jusqu'à la laagBe oaplsjés. 

Ces éerlTains utilisent la langue français*, aai« sa 

la a«d«laat ««loa lour toapéraaont et, partloaliàroaont. 

(12) L.S.SëNGBOR t " A n t h o l o g i e . . o . « . , p.181 
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•B lui insuàflant un rythaie nouveau, à l*inatant aù alla 

aanblait perdra de plua en plna aa mualaalittf au profit 

4c 1 *abatraetlan* 

Cet appert eat aanaibl* dana «ertaina ramana dea au» 

teura neira, maia e'aat au pagaie qu'il eat le plua ap-> 

parent. Noua arona longuaieeni analya^ dana eette optique 

lea poiaea de Senghor et montré eorament lia a*articulai-

ent aur un rythue deapotique, à la foia irr^gulier et ao* 

«atone, répondant aux lap^ratifa dea dsnaea et dea ina-

truraenta africaine beaueoup plua qu*à la diction françai» 

ael Cette richeaae rythmique noua eat apparue auaai tout 

au lengr du *Cahler* de C^eaire et elle eat bien la aanf 

neuf qu'apporta la pa^ai* nègre t il auffira peur a'en 

eouTaincre d'eurrlr 1* "Anthologie de la nouvelle po<taie 

B^gre et salgaahe de langue françaiae* (13)* 

La littérature nègre donne auaai à notre langue de 

aiouTellea diaenaiona* D'abord un relief poétique parti

culier, que noua avona aignalé anrtout ehes Céaaira» L« 

langue est aculptée, malaxée, broyée oomaie une pftta, pour 

mieux Stra modelé*. Lea meta sont employée pour leur ma* 

térialité mtm*, peur la aenaatien phyaique at apatlale 

qu'ila preduiaent. Noua retrouvona la mtme tentative ehea 

E4. Gliaaant, qui eaaaye de rapraduire ce qu'il nomme la 

*rugaaité" dea choa*a« 

Maia ce dernier auteur tente auaai d'établir aea pommes 

•t aea romane daaa une durée, de aorte t«a aca créationa 

llttérairea ne soient que lea divere momenta d'un mSma 

poème. Sa recherche port* dcnc aurtont anr certainea qua-

litéa temporellea du atyle. 

(13) L.S. SENGHOB « Parla, PUF, 1»48 
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Bafia, ^erlTalns neirs, frt«c à l«ar e*BaiT«a«« 

• T « e forças t«llariqa«s, ent ua «oataet plaa iaaédlat 

arae Ita ehe8aa« ana aoaprihanaien intaitiTa ai patftiqaa 

da la aatnra qa*ila tradaiaent an iaafaa frafahaa aa bra* 

talaa t *la falblaaaa da beaneaap d'baaaea aat qu'ils aa 

saTani daranir ai ans piarra ai un arbra" (id) dit C<aai<-

rat N*aat-ec paa, aa affai, la faiblaasa de naa elTiliaa* 

iioaa arbalnas t 

Naaa na prltandana pas draasar iti aa iarsataira 

daa aaltlplaa apparia de la liitiraiara aègra, mais il 

aoaa asabla laporiaai da faire raaarquar qua» Jaaqu'à pr<-

aaai, les litijraiara>d'oxpreaaloB fraafaisa, a^ea da eul4 

iaras aaaurs aoaas laa ealiaraa balgea ai eaaadiaBBas« a* 

ani apparié à la liii^raiara française ai aa aaprii ai 

uaa saaalbilii^ irèa diff^raaia (IS) Aa eoairaira, la 

a^iiaaaga aTaa laa auliaraa B<fro-afriaalm a, fari élei-

ffaéaa ei, en bien daa paiaia, appastfea à l'aaprli aeai-

déniai, aairatae déjà dea iraaaforaaiiona aabaiaBiiallas. 

TalleaeBt sabsiaBiielles que neus oroyona aoiaa haaardeax 

de parler d'uae liiiéraiure B^gra d'azprasslan français* 

qae d'aae liiiéraiare françaiae prodaiia par dea éeriraiaa 

de eouleur I 

• 
• • 

(14) A. CESAIRB I "qaaaiian orlalabla". dana " S ^ H ^ 99^ 

(15) A qaelqaes exeepiiona prèa eependani i aa«s peasoBS 
spéaialaaeBi iei k Cbarlea De Casier ei Uiehal da 
•keldarede. 



Il aoQs r e s t a m a i n t e n a n t à p o s e r q u e l q u e s q u e s « 

t i e n s s u r l'areair de l a litt4ratpro nègre d * o x p r o s a l e B 

f r a n ç a i s e * 

Et BOUS a e u s d o a a n d o n s t o u t d * a b e r d s i l ' a e t u e l «t «poc 

t a e u l a i r e r a s s o a b l e a o n t des a u t e u r s noirs a u t o u r do th ^ M S » 

st do a o a t i m e n t s e e m a u n s s u b s i s t e r a l o r s q u e s e r o n t d ^ p a a -

aies l e s r o Y o n d l e a t i o n a p o l i t i q u e s » s o s i a l e s et r a e i a l e s T 

80 s e i a d o r a - t - i l p l u t S t e n u n f a i s e s a u de l i t t ^ r s t a r e s na-> 

t i o n a l e s » r i $ p o n d a n t d n T a n ^ t f o a u x r d a l i t t f a des Ktats d o n t 

e l l e s é m a n e n t , o u 1̂ 1 en une ^ T o l u t i o n r a p i d e de l ' A f r i q u e 

lai a a i n t i c n d r a ~ t - e l l e u n e e o h i s i e n s u f f i s a n t e p o u r er^er 

mao hoa«f<a4it< aalgr^ l ' e m p l o i de laagass d i f fCroates t 

Mais les l i t t < r a t a r e s a n t i l l a i s e s e t a f r i c a i n e s g a r d o * 

r o n t - o l l e s d ' é t r o i t s l i e n s a p r è s l a d i s p a r i t i o n d u e o n t o x -

ts s o l o n i a l t o u b i e n - ee q u i p a r a î t plus T r a i s s a b l a b l s » 

les ifioriTains d o s Alitllles s e r a p p r o e h e r o n t - i l s ds l*Amé» 

r i q u o d u Sad et l e u r l i t t é r a t u r e s * o u T r i r a o t - e l l e a u a i t l s 

sage h i s p a n o - n è e r e (16)T La p r o x i a i t t f d e l*fle do Madagas» 

ear p o u r r a i t , p a r eontre, f a r o r i s e r un r a l l i e n e n t d o la 

l i t t é r a t u r e a a l g a e h o à selles d u b i s e a f r i e a i n * Tous ces 

a o u T O M o a t s d * a l l l e a r a n * e a j t e h e r a i e n t pas l a l i t t é r a t u r e 

a ^ g r o * a f r i a a i n e d e g a r d e r e o r t a l n a traita e o a n u n a p a r do-» 

là l e s d i r e r s i t é s l o e a l e s I 

Uais une aatre s é r i e ds p r o b l è m e s s e pesa a r e e p l u s d* 

u r g e n s o et d o s r é p o n s e s q u i l e u r s e r o n t d o n n é e s d é p o n d r a 

l * e x i s t e n e e f u t u r e d e l a l i t t é r a t u r e n è g r e d ' o x p r e s s i o a 

f r o n ç a i s a . 

(16) A p l u s f o r t e r a i s o n la l i t t é r a t u r e d e s Noirs d e s USA 
a * a B é r i a a n l 8 s r a - t - e l l o e n t i è r o a e n t , p o u r p e u q u e l a 
r é d u c t i o n des p r o b l è n e a r a c i a u x s o i t aeher^e. Déjà 
l o a a u t e u r s aoira a o e o n s i d è r o a t a v a n t t o u t eoaaa A-
a é r i a a i n a • 
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«xpliqu^ l«a raisans palitiqaaa ai •aala-

laa qui flraat da aatt* lltt^ratart an arl da réralta* Faur 

•a faira aniaadra, il fallait qua l'^arlTain aair a'adras-

aa à l*Ëttrap4aB dana la lanfua da ealui-ai ai lai tiaana 

an langaga a^T^ra ai d^aidl* Maisianaat qaa aa raTandiea-

iian a ité aatandua ai aet an Toia d*Stra aatiafaita, 

dana qaal aaaa Ta a'ariantar la litt^ratura n^gra t 

Fluaiaura iaanes lai aant onTartas I 

•> B^aaliat d'ana tanaian draaatiqaa axeaptloBBallat «ai 

4laB littéraira rateabara aar lai^BiSaa aprèa aTalr attaiat 

aaa buttai l'inargia daa artistaa naira, Banantan^maai ma» 

bilia4(a paar la Parala, aa d^Tarsara paar un taapa daaa 1* 

Aatlan. Laa aataara aaira oannatiraiant aaa aitnatian pa— 

rall^la à aalla daa ^ariTaina raaaaa r^Talatioanairat« a» 

Tac laaqaala lia aa aaataBi inni d*affinit4a. On paat a-

lara «raiadra qa*à l'axeapla da aaa ata^a» la l i t K r a t a r » 

at'gra aa a*angaga dana la Tala da 1 **atflaaeité* ai da 

"didaatlaaa*, aa dtftrinani da Idart. 

Dijà Boaa praaaaataaa daa arraaanta da aa gaara )t la lae-

tara da eariaiaa pakaaa aaKBraaiaiaa da Ran< Papaatra t 

* Neaa aaTana« 0 aaa paaplaa aègraa 
^ua la pigaant da la paaa 
N*aat qua le baaeliar 
Qui diaaiaala la ialat aaaa aavlaar da aapital* 

Maaa aaTaaa qa*il a*aai da raaa 
Qaa daaa laa yaax paarrla daa n^griara 
Qua aar la langaa d^eaapaala 
Ôaa aapaiaa da la aaaaaia* 

• in) 

(17) E.DKPKSTRE t *îraduit du Grand laraa". Paria. Saghara 
1962. p.34 
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Mais ai a« g r a n d s o u f f l e n e r e t o a b e paS( a u n o i n s peurrait-

il s u b i r e e r t a i n e s t r a n s f o r a a t i o n s i a p o r t a n t e s : 

«> La l i t t é r a t u r e nègre a b a a d a n n e r a i t s o n ezpraaaion f r a n 

ç a i s e p o u r l * e a p l o i azelusif d e l a n g u e s a f r i e a i n e s , s o i t 

que 1 * a u t e u r l e s e e n t e n i e u z a d a p t é e s à s o n t e a i p é r a a e n t , 

aeit q u ' i l reeherehe u n e o n t a c t p l u s é t r o i t a T e c l e s aaa» 

aea indlgènea. Noua Terriens é e l e r e u n e f l e r a i a e n d ' o e u T r e a 

n a t i o n a l e s a u s s i T a l a b l e s que sellas dsa é e r i r a i n a aetuela. 

M a i e q u i r i a q u e r a l e n t d e n e trourer qu'une andlenee r e a * 

treinte. 

•> Si l e s p e u p l e s noirs s e e h o i s i s s a i e n t u n e l a n g u e rer-

n a e u l a f t r a , i l eat f o r t p r o b a b l e q u e l a l i t t é r a t u r e d e l a n 

g u e f r a a ç a i a e d i s p a r a i s e e , ai r i e h e d e p r e a e a s e s s o i t - e l l e 

à p r é s e n t . Par c o n t r e , si l e d é r e l o p p e a e n t d e l ' i n s t r u e -

t i e n é t e n d a i t l a e o n a a i s s a n e e du f r a n ç a i s e n Afrique* n o u a 

a s s i s t e r i e n e T r a i s e a b l a b l e a e n t à l a e o e z i e t e n e e d ' é e r l T a i n a 

de l a n g u e f r a n ç a i s e e t de l a n g u e i n d i g è n e , au s e i n d ' u n e 

l i t t é r a t u r e aananae, q u ' e l l e a e i t "afriaaine* e u *aatiana-

la". 

• 
• • 

( } u e i q u ' i l e n a o i t , i l f a u t q u ' a u j o u r d ' h u i lea 

4ariTaina n o i r a r e p e n a e n t l e u r a i t u a t i e n i J u s q u ' i e i lemra 

buta étaient e z t r i a e n e n t elaira et l a rôle p e u r j a t t e i n -

4re n e e r e u e a i t q u ' u n u n i q u e e t p r o f o n d a i l l o n * — l i a a o n t 

sertie d u d i l e a n e *ae b l a n e h i r o u d i s p a r a î t r e * , d a n s le

q u e l l'Oaeident prétendait l e a enferaer et ila o n t e e n q u i a 

le d r o i t de p a r l e r d ' e u z - n t a e a et eera* il leur e o n T s n a i t » 

lia o n t r é u a a i K se f a i r e r e e e n n a t t r e e e a a e n è g r e s et e a a -
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kenaes à l a f o i « « 

Sa aaltfraaar daiia ttaa attituda da réralta ai d'appaal* 

tiaa laur aaralt «aa abarratlaa. S * i l aat aaraal qa'ua ax-

aàa aagaadra aaa aontralra - qna la raaia«a b l a B e » par 

axaaplat ait pradult la raeiaaa aair i l faat ^Titar da 

rataabar daaa ea qva Fraata Fanon a appaK "la ataniah^Sia-

•a délirant" at d*inTaraar aimplamant laa 4galit<« Blaae 

- ban , Nalr - aa « T a i « « La rataxir da l'antagoniata à an 

aaapartanaBt plus hunain at k an langaga fratarnal darralt 

auppriuar laa riaationa da d^fanaa qna la eeloaiaatian a 

aBgeadr4aa. Plaaiaara iatallaetaala aoira l*ont Aéjk eaa-

pria, at parai laa plna graada t 

* Ja B * a i pas la droit, nai haama da coulaar, da 
aaahaitar la arlatallisation ahaa la Blaaa 
d*ana anlpabilité anrara la paaaé da s a raea* 

Ja n*ai paa la droit, aai b o n n e da eoulaur, 
da ae pr^aeeuper dea aoyena qui ne peraettraient 
da piétiner l a fierté de l'aaaien aattre* 

Je n*ai ni le droit ni le derolr d'exiger ri» 
paration peur uea aneStrea daaaatiqaéa» 

Ja ne dIaoaTra an Jour daaa la mande et Ja 
•a raeonnaia an aeal droit t aalul d'exiger da 
l'aatre un eoaparteaent humain. 

Un aeal deToir. Celai de ae paa raaiar ma 11» 
berté au trarera da aea choix 

Je ne reax paa ttre la •iatlaa de la Basa d' 
an maade noir. 

Ma Tie ae dait paa ttre eoaaacrée & faire la 
bilan dea raleara nigrea. 

Il n'jr a p a a de monde blane, il a'j a paa d* 
éthiqaa blanahe, paa daTaatage é'iatelligeaae 
blaaaha* 

Il y a de part et d'autre du monde dea haauaaa 
qai aharaheat. " (IB) 

Fr.FANON i "Peau n a i r e . a a a Q u a a b l a n a a * . o.a., pp.219-220 
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N*«st<»e» pas d*aill«ura la da tout ea a i e u T a a a n t 

o a l t u r a l née^nj^gra q«a n o u a T a n a n a dMtudiar ? Lui 

4rait«il, l a bat a t t a i » i » r a n i a r aa f o l t 

* Nana aaaraaa d a a k o m a a da dialaguat d a aa dia-
lagna qui »ebiliaa ai a n g a g a le maillaur d a 1 * 
k a a m a à la reaeontra d e l'haauaa* " (lO) 

Ainal parlait Aliauna Diap dana aen diaaonra d ' a u T a r t v r a 

a« d a n z i à a i a eongr^a d a a ^eriraina ai artiatas aaira* Cet» 

ta p a r a p c a t i Y a noua a a a b l a la aanla aapabla d'épanovir 

pleinement la eultara et l ' a r t n^gre-afriealna. L'artis

te B o i r a d4jà r é u s s i à dannar à l'nnirera de aon peupla 

«ne n e u T e l l e atraeture et "à aiettre de l'ordre dana l a 

ehaoa culturel" aagendri par la ealeniaation (20}« Il 

lui faudra naintenaat ttr^ T i g i l a n t at eeabattre toutea 

l a a foraea d*fppreaaiea, de a a&aenga, de Tioleaaa, qui 

apparaîtront dana l e a paya n o u T e l l e n a a t indlpeadaatst 

La reapenaabiliti de l'aetlan cenaaaa^e aentinuera d e pa» 

aer aur lea haaaas de culture et il leur ineaabera de di

riger et d*4elairer l'aaaenaien de leura peuplas* 

Meus» Oeeidentaux, atteadena d a l'artiata aoir q u ' i l 

créé la beauté, qu'il interpréta lea teurneata a t les 

j o i a p da aon peuple, qu'il explore lea Infiaiaa riaheaasa 

d a aon patrinoina e a f i a raatitutf et qu'il noua l a a parta-

fs, p o u r aoaa enriohir à aon t o u r * Uaia aaua e a p^roaa a u r -

teut qu'il aoit fidèle k aen idéal, qu'il nana a i d a à 

eonatruira eette fraternité taat déairée. 

ZI aérait é t o n n a n t qu'il y éehoue, a u j o u r d ' h u i que les 

e i r o o a s t a a e e s d o T i a a a a a t farorablea, a'il conseat à midi" 

(19) A . D I O P t d i s a o u r s d ' o u T o r t u r e a u d e u x i ^ a e a o a g r é S t 
d a a a * * F r é a e n e e A f r i c a i n e * , o * e . , p.47 

(20) A.CESA IRE } "L'hoaaa d e c u l t u r e e t a e a r e a p o n a a b i -
u t < a » . i b i i ; ; p.iaô 
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i«r • l n«kr « B i « n t parolvc d ' u n d«s Aimé C<«*ir« 

N«tr« responaabllltj, e * « « t q«a d* B«as d^» 
paad 0B grand* parti* 1*atiliaatioa qa* n*a p*n-
pl*a aaaraat fair* d* la lib*rt< rataaqaia*. Ët 
«**at là «• q u i , plaa pr*f*ad^B*nt qa* aoa par** 
tianliara d«veir«t faadii a«tr* deroir d* h * H B * « 
Car aafin, il an* qaaetioa à laqnall* anaan 
haauaa de caltur** d* qa*lqtt* paya qa*il soit* k 
qa*lqa« raee qv*il appartienne, n* peut échapper 
•t •*••% la queatien aaiYaate t *Qaelle aort* da 
•aada noua préparea-Yoaa done là t* 

(ja*on le aaebe t en artiealant notre effort 
dana l'effort do libération doa pouplca eelaai-
aéa, «B eoBbattaat pour la dignité do nos poaploa, 
pour leur T c r i t é et pour loar roeoanaiaaanea» 
e*oat e n définitiro pour l e aonde tout entier 
que noua «oBbaitona et pour 1« libérer do la tjr*» 
raanie, de la h a i n e e t du f a n a t i a B * . 

Par-delà lea lattoe du présent, eireenatan-
•iéea •••use olloa le sont, a * e s t là eo que nous 
Youlons, ee monde rajeuni et r^éo.ailibré, sans 
quai rien n'aurait aucun aens, rien et paa ai» 
«o notre eoabat d'aujourd'hui, rien et paa al* 
ao notre Tietoiro do doaeln. 

Alors et alors seulonont nous aurons T a i n e a 
et notre Tieteire finale aarqaera l ' a T è i i o a o n t d* 
a a e hv9 n e u T o l l o * 

Xaaa aurons sontrlbaé à donner an sens, à doa« 
ner san sons aa aot la plaa galTaadé et pourtant 
le plus glarioux t nous aurons aidé à fondar 1* 
hnnaaisao anirorsol. * 

A.CS8AXBE I i b i d . . p.122 
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B B S B C l t Z V A X N S l f O Z f t 8 ( l ) 

Bf f^^i Pif «ffl ̂ ffffff U > r t ' **(^) 
VMi*n traduit de l'anclsia. TAuraal» 
C««i«raa», 1988 

If'ftrtlfftf t|<f|y »t t<̂ || ptlfflf, 

RftTua *Pr4»«n«« Africain***, otti-soT* 
1887, »*XVI 

l i m e «ir^SMce Africaia***, a* XIV-
Xf, J«ia-a«pt.l087 

Edition d« C«atr« artiatiquo ni «al» 
tarai •aRarooaaia, Paria, 18BR 

Paria, édition La Nat i* Paria, 1888 

<?tffff̂ rt g4»<r8t ffUftl» " M 
Paria, NBf Oalliaari, 1888 

(l) NauB faiaaaa aaivra da aifla -(L) la* oaarraa |itt<-
rairaa daa ^arivaina aalra. - Daaa tout* aatta biblia* 
fraphia, aa aaroat indiqaia qa* laa oaTragaa laa I 

ACBILLB L.T. 

A8BLSMA0MOV N, 

iUniA P.Dlka 

AtCANDUC S* 

ALEXIS 
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ATÎULY L, 

aathalagi» A« L.Daaaa, Paria* Saatl, 
1947. 

B«T«« *JPréaaa«a Afrlaalaa*, jula-aar* 

R«T«a "Préaaaea Afrlaala**» f^T-aat 

BA «A.H * 
CABBAXIB M. 

BAOXBANOA 

BBLANCB B. 

BBTI M. 

Parla, Pr^aaaaa Afriaalaa, lOST 

Brvsallaa, ëdltloa L^Kclaattna, i m 

|fa>aaf. -(i) 

daaa l*aaikalofflt da L.S.Saaghart Pa«» 
ri a, PUP, lf48 

Itf PBlfrt C|̂ r»fff It ftali* -(L)(raaaa) 

Paria, B.Laffaat, 

BOLAMBA A.B. Praaiara «a.aia. (pa^aaa) -(L) 

BliaabatliTina, <d«I.*Eaaar da Caafa, 
1047. 

iBftiBiffi ftliÛ ff Pfttr WfB pftyi*(p»Uaa)(L) 

Paria, Pr4a.Afria., IfBS 

BBYB B. (B) .tftBft l»ftlffit fft mpf ftfffftf («oaTalla ) (t) 
daaa <*Laa tftadlaata aolra parlaat". Pa
ria, Pr4a.Afria., ISBB 

(2) paaadaajnae da Uaaga BETX 



4at 

SOTO I. 

BRXKB8 J . r , 

CAPKCU M. 

Ville erttell». (roaaa) (L) 

P*rfta<-L7«B, ^4itioB» Afri«alB«a, 1054 

êmnm l'aBtkolagla âa t.S.SaBghor» 

»a aufa MarttBlaBBiaa. (raBaa)(L) 

Paria, Cerrta, l»4t 

f̂t fl^irtiit I3litffl»t» (ra«aB) (L) 

Paria, Carrta, lOftO 

CARI»080 M* 

raima "Rarua NoBTalla", avril 1950 

- rairaa •ValoaU", Paria, 1939 
* Paria, Bar4aa, 1647, mr%9 «»a pritm^m 

d*Aa4r< Brataa. 
-> Paria, Prtfa.Afrie., 1969, araa «aa 

prifaea da P.Gubariaa t.tttlliala) 

ï̂ yf ftWP ftifffiij^tyfffi* (pa%aaa) (L) 

Paria, NfiF Gallinar4, 1949 

^flfU m mff<* (pai«aa) ( L ) 
Paria, K 44ita«r, 1648 

CtrPi PftrtfH* (paUaa) (L) 

Paria, tfdit.Fragraaaa, 1960 

^iaaaor» aar la aalaaiallama. 

Paria, «dli.R^alaaa, 19S0 

wfm* *Prtfaaaaa AfriaaiB«",a'rril->jail«l 
1999 



48«. 

if l»a elil»B« i » i « B ^ « B t . (trag4ii«)<L) 

Paria, Pr4a.Afrlf., 1058 

rsTua "Iréa.Afria.*, jttiB«-BaY. 1099 

r«To« "Pr^a.Afrla."» f4T*«ai 19S» 

raTva *Pr<a.Afyia.*» A<a.l9S» a« J B B T . 

• Ftrrtwfilff -(ï») 
Paria, Saail, 1990 

• Tmfftiftt ^.yaTtrt^ff ( U r^Talatiaa 
fraaçaiaa et la praolaaa aalaaial} 

Faria, La Clab fraaçaia èn liTra, 1990 

<aaa l'antholofia da L^aa Sama» 

C B A T ë N A Y !.• XftiBIA* (̂ ) 
iaaa l*aBthala(g;l a da Lt<aa I>aaaa 

CULIEK C. lixlliiA* (t) 
r a m a "Miaataa*, l'aria, flT«19ft 

» A M K B. AfTH^f tt>t1l.1t (pakaaa) 
Paria, r.Saffliara, 1999 

BAUA8 L*Q. yiaaaata. (jtaUaa) (L) 

Paria, Oay Lavi Uaaa, 1937 



417. 

DAMAS L»e. 

M n t T R B 1. 

rAri*. librairie J.Carti, 193» 

TfiU^tP p«ytrtif« («oBi««) (L) 

Paris, Staek, 1949 

Ajaili«l«fi« 4*»a la eollaetioa Pi«rr«4 
Ylvat, Paria» Samil, 1947 

,yillfff Pèlfff f?r ^«ff.ft^rP afyiyi^liii (L) 

Paria, Qnf hirf M«na, 1946 

Jg££f|ili* (X*) 

Paria, P.Saghara, IfSt 

Paria, Galliaard, 

f̂f Pffiiif nflr (poU*«) (t) 
Paria, Préa.Afria., 1955 

m ^ t » (BonTtlla) (L) 

éaaa "Laa ^tvdiaata aolra parlant*, 
P«râa, Préa.Afria., 196» 

h% r^Tfll rAfiiquf. 

Paris, Prtfs.Afria., 1958 

ÎÈÈÊÊM* M 
iaa» l*aa thaï agis és Ltlaa Paaas 

irtnl jjifii» (p*^a«») 

Paria, Saghara, 1952 

^oira• 

rcTns *Pr<t.Afris*", aat»aaT. 1955 



49t. 

MiMSL&LJÈÈÀM,» (L) 

9BapeiT8t G. 

B u r e k « i k AMt* 

i. M 

imu» l*ftBili»l«fl* d« Lion Hmmmm, 

Xffifftf i^y H Pf4ffM RaflfBiiif* 

IUJUSMêÏL' (romaa) (t.) 
Parla, t t C», t98§ 

ElTfffl^l tl in 1*UWUM§ ^PH»" 

Lyon, XXXT4 sooaion dos Soa«laos &o«l* 
«loo do Fraaoo* 
Paria, <dit.G«bal«a, 1049 

rovtto *Pr<a.Afrio.*, oei-aoT.lBBB 

lilaiA* (L) 

daaa l'aniliolafio do L4eB I)a«aa« 

Paria, «dli.Faaqnollo, 1»47 

L*ea. (oonto) (L) 

roTBo *Pr4a.Âfrla.*, B O Y . I M ? 

daaa l'anthologio do t.taSoaffhor 

H i l l i U f f a U r t t ffi»Hffrf« 

Parla, Prtfa.Afria., 1684 



INZViNOJ 

'i»ittt<t 'iiltoi ^iëj 

•sel •••M*v»y^*f ••ï«dr 

''i ««m 

9 iA»a 4oz<i 

•FHTTflîTTT 

«•«V i|î»HO 40I« 

••et 



440. 

GLISSANT L. if U çftBfçifaçf. (•••al) 

Paria. 4ditiaii Falaisa, I«ft6 

raTma "Kaprlt", Jaillat I0»«, B*I • 

"Laa Indaa *. po^aaa da l«nna at l'an» 
-try tfrya. ( p o è a a a ) ( L ) 

Parla, <d.Palais«, 1066 

p w a i a r ootr ai aan paupla 

raTua "Pr^a*Afri«**, oai^naT 1667 

ta llaarda (ronan) (L) 

Paria, Se«ll, 1958 

iJLJLlLjaftlX» (poUaa) 

Paria, Saull, X m 

ORAWANT ft. "^Fftf? ̂ f̂f fffilfilfM't. ftW V f •f^y ffh'^ff 

Pari 4a Franaa, I»SO 

raTHa *Pr<a.Afrie., d<a-JanT.I96t 

^fb*Ca«a4 Xicatjtta» (paiaaa an ariala) 

Pari da Praaaa (Uariittiqua) 
idit.daa harisaaa aaralba, 

BAZOUME PaamlelMi. 

Paria, <d.Ilt»aa, 199% 

raTua *Pr4a.Afria.*, Juia-naT I9i< 

lAOAME A. Cada daa inatitwtlona politiguaa dy 
Rwanda pr<calaniaK 

Brazallaa, Aaad.ra/.SCiaall XOSS 



441* 

KA A.A. 

xsifA r . 

LAMMXNG «. 

1.AK68T0K R. 

hàMA 

iATE C. 

1.0BIH M.A. 

r m » "Pr4a.Afrl«.*i A»tt*««pt.I068. 

r«Ttt« «Pris.Afria.*! J«r tri«.Xt4«. 

r«vn* *Pr<«.Afri«.} fiT.-aal Xf9t 

r«T«« *M««T«1 Ag«), â<«.I93I 

• traduit df» l*M4riaalB ) 

Parla, Bmghmrm, 1947 

( aaaai ««r la littaratara eréala ) 

Paria, Librairia Fiaabbaebar, X»Z2 

I,-*f>afffî* ^Mt- (ro«aii) 
Paria, Platt, ï^ibu 

i&f fffgjff^ tfy roi» (raaan) 
Parla, Plan, IfSS 

rarua "Lifiiiaa ditaaaa », a*X 

ia "ABibolaeia dla L»»Mtt«", pp. 112.11» 

Cetttribtttian <*Haiii à la palatt B>gr« 

ravna Pr4a*Afri«.** jBia-aapt* 1957 



«41. 

LT A. 

MAC K A T e. 

UALONGA J. 

i^^iii^^ lut fcmjAftJt* 

¥mri»t i'rtfs.Afrl*., 198e 

MÊêâJk* (fn^n) (L) 
i>*ria, l4it.Ri«d«r, 1928 

Paris, KdltioBS «frieaiiw, 1994 

IU1O0LA A%hi J. L*A«a africain» noira. 

MAIAN R« 

UAflP >• 

CaafliraBaa &« Caagràa Uondlal d» l*hwa««> 
ttiaaa «hr^iiaa miiiTaraal* Ëv«x«ll«a 1958 

Paris, Alïia Miehal, 1934 

PJt<MI*t ffrifft »ff«itt« (ranaa) (t) 
Paris, Albin ^iohal, 1927 

Paris, Alkia Mishsl, 1921 

kf ffrff^r ffffrl» (roaaa) (L) 
Paris, AlkiB Mishal, 1931 

V», h9wm >^rtt^^ ^^n #ytrf,i« (rsaaaXi.} 

Paris, ^dii.Are-an^eisl, 1947 

il Uyrt ff^nywlr- (p«^«ss) (L) 
Paris, Pr4s*Afris., 195B 

(«a m SQ XVIXla si^slas). 

Paris, La Naf ds Paris, 19a9 

ia «Ufitiaa D^fanse", n«l, iuia 1991 

rsTna "MoaTalls Critiqu**, nai 1959 



*8 IftaiXV^ 

(1) «lifir 

(t) (mm) ,iélfifWI*i ll|Wiiia 

•Ifiéilji tlfUifii ëJipjfiin H 

IIIAX<-ZIAX*B ••••Ï««IV«M^« 
«IfféAil^ ixàè *éi^^àè 

«Ml Il»» ••î«dr 

u«i «i«r •!•« *•••••»<! ««iffinii «ï 

•tp» 



444. 

lAXBAftZVKLO 

lUBBttAJIAlfJiUU J . 

4 

Umi Vêtu l'^Bttt»- ••••i 
graphi•• 
C » « y i l f a « , Blbllsth^qu* haïti«tttt** 
IfSS 

1* «altvr«* laa aria «t la littaratnra* 

Parla, Pria.Afvia., Iff9 

ii, iiH^rt M i n 9^t^frèti%ntu^f. 

ravma *Pr<a.Afria*, jttia-aoT.lOftA 

Paria, P.Natka», 

Uf^mt lu N^Hf. (paè»aa) ( L ) 
éaaa "Cahiara 4a Barbaria*, Tvttta, 
««it.âa ilirage, l»St 
»avma •Esprit", flv. I M S 

gyr laa «arahaa dtt aoir. (poèaaa) 

Psria, léit.Ophrya, 1940 

tfit # t f H HftUBtMff (t l i<*iv«) (L) 
Parla, liit.Ophrya, 1 6 4 7 

^rra k aapt cordaa. (aantata) (ï.) 

dana 1'aathalagla 4« L.S.Saagher 

f^ltaa »ill^|aftlri»a. (poèmaa) {h) 

Paria, laii.Sagkara, lf«ft 

iAllA. (pakaaa) ( l . ) 

Paria, PrIa.Afria., I t i t 



448. 

BABSMANANJASA J, Laafca. (pela**) (L) 

A A H A m F. 

ROtnfAXN J. 

tABAT-iîCXTMANM M. 

W >»»t« aetr #» •on paqpl». 

l-ti ^tB^r^eyp 4f, \ *fK^rf^f , (dram*) (L) 

Parla» pr^a«Afrle«, 19S7 

ify.̂ ftPdffftffttff qff r̂t %U^9 4t 

ravut *Pr4a.Atri«.", f^ST.-aai 1048 

•xtrait d*ttn« pi^aa ia^dita, 
dana la ramaa *Th^atra d*aujourd'hai*» 
jaaT.-t<^T.l&DO 

Paris» rréa.Afria.» 19S9 

Paria, ehas l*auta«r, 19dB 

Bala d'4b»aa. (paUaa) (L) 

Pari«>aa*Prina«» iapriaaria B«Pa«ehaapa» 
1 9 4 1 

flanveraeara da la raa^a. (raaaa) (L) 

1^ditien pathaaa d*an roaaa 4arit aa 1944 
Paria» Sdiiattra Fraaçaia Blaaia» 1940 

dana "L^fitiaa P^faaaa*» B " 1 , J B I B 1 9 1 1 

Niai» (ranaa) 

Cakiar ap4«ial da "Prtfaaaee Afrlaaiaa* t 
•Tvaia ^arlTaiaa aoira"» Paria» 1946 

jitiXjUÛÈÊML» (ranaa) (L) 
Paria» Pr<a.Afria.» 1998 



#9tl f^ow 'Otl^ aoi««»f|<l«d *»»«0VD 

«MI MtîT«r ••tl*4«T« «HA»* 

'ifwai if»i"'»Miè*t>! im ly 

(1) (««««a) JWHiif If 

•••I î»»—AfJ •.••|4|V«?4,t, »nA9M 

•l'ai%««it4«fo« «4fn*|,a 9mwp 

*• smmi 

tmm iirid iHift 



44t* 

Êwnmou h,s. 

^m%9 ê*m>r9' (L) 

Paris, «ttll? «»ll.Pf«rrta V1T««, lt48 

Hfff^^^y ^tlrtl* (ptU**) (L) 
P*ri«, Seuil, eell.Fi«rr»t ViT«», 1»4S 

P«ri«« Senti, 19S6 («a v«lnm«) 

r«T«« "^iaf^ae", Paris, e«t»1084 

Ithtonlfioss. (ptUaa) (L) 

Paria, 8««il, 1»6« 

rairaa *rr<«.Afrie.*, d«e.l986-4aaT.i»8« 

daas "Aapaata ém la ««Itmra aaira*» 
Fayard, ••pi. 1988 

U^êU <<ff n^r^^P^MlM." (p«kM«} (!•) 

r«T«« *Pr<a.Afrie." 0«i«»aaT. 1988 

ravaa •iXa.Afrio.», f^v.-aai 1088 

i*lf„ Ift, if t*f tft» Al.JjL.I?f.ffIFft»»t., ^»..yâ£* 

faaillaa palyeapl^aa, 1989 

Ifsa iaia da lu aaliara a^aro^afriaalBa. 

faaaianla polyaapll* a»d. 



•di»i|fats 'g**! 
•p %9 •«•«(1*1 *P ««ftofaiifa* a*! aavf 

(I) (•»«••) -ifiiinr 

(1) ••aanojtq 99 a«,4 

9991 
*««a|^«X *vo|̂TI>9 ••tlOAneji; *a4eA*K 

^».ôï «aaui^af auof^ 
'J9f **ll*-'̂tt*M *«JraA«|i{ '««f^ipj^ aps « 

9881 **»t'«S*i'?TP> ••î^'rî -

(1) («««04) '^étiU ê» Jo1̂iftit4 rï 

•f«a *aaf|daaXtad[ aatiT«*l 

*à]|aafjcĵa-̂aiîâ np é%^ttioi\ùA9.î 

'yidaaXiad aiaafaav; 



44f • 

WAmXNtTOll 8.T. 

l»4f 

rtrac " T « B I • B o d e r n * * , a o t t - s e p t * lf4# 

r«Ttt» "Prl«.Afvl««*, B«T. 194T» a*l «4 2 

r»TtB« *T«apa Uodaraea*, aafit 194B 

ravtt« "Taapa MaAaraaa"» jolllat lft4t 

•i'réa.Afria.", jain-nav.1904 

Paria, Alt»ia i^iahal, 19») 

^8 n^ttn^ Ptara C^»^ir Sai»«)(raiian)(L) 

Paria, Albin ^liahal» IdSi 

ifffftfi ^0t«»^ 
Part a, CalnaBB - t a T y , 19&9 

(raaiaB) (L) 

Paria, NauTallaa <éiiioBa liattBaa, 1944 

1*4 m . Cftffti y^HTf»* (ra«a») (L) 

Paris, «dii.J.Frolaaart, 1940 



4S0. 

IX. O I T T B A O X S A f t r t C I . S S 

D ' B I S T e X B E f S B C E X T I t ^ l 

K T A n A t 1 9 f. • 

AI.1BIIBS B.ii. 

l*ria, Albin Mi«it«l, 1959 

AtrjretfiAT t.P. 

BAXiriB A. 

l'aria» Caatar»an, 19BB 

&v«s«ll«a« é4ii.L««ièra, a.dl. 

BAIABBIBB ta aofr »»t nn hanaa. 

raTaa •J'r^a.Afria.", no'r.l94T 

ravua "Pr^a.Afria.* •» «abiar appelai 
tmw "La Maaâa Nair", Paria, lOAO. 

L'aiapia éa fanait Ogaaba lameona. 

ravua "Tastpa Haéaraaa*, aet-aov.1992 

Maaaiaaiawaa at aattonal1awaa an Afgi» 

Baria. Cahiers IntarBatianiivx éa 
• aeialagia* voltsma XXV, 1983 

Saaialagia éaa Braaaayillaa a»ir»M. 

Paria, Air«and Calâa, IBSi 



»JTW Itffi» ia 

•••»«|**V t»p»fîp> «««ItmJltf 

*pa«« 

*i «iscxt 

•0 aaiaKV'ïva 

•m 



MmM» (Sir A.) 

CASTRO «!• â« 

CBMfiHAltS >• 

r*rl«, FAfot, 1949 

W»ir» dftiaa la <rlTlll«at^oB >»4riaal« 
JU,, diaprés laa doamaaRia laiaaaa par 
Alain Loeka* 

FAria» Carria, 1958 

ravut "CAhiara du i^aâ*, iaria» nair.ltlS 

lilÂltJîiin* 
r m a "i.a Vivaat", BaT.1948 

Èi9S» U t ^a f „, ^ y ^ ̂ , I ftii. 
Paria» <idliiona ouYril^raa, 1986 

Faria, «dit.La Slr^na» 1921 

CLANCIKS O.B. 

COLIN A. 

CUVSLIES Mgr. 

»Il.ArOSSS M, 

Paaarama arliioua 4a Klabaad ata Surrla» 

Paria, F«8«fliara, 19i3 

r«rla» Tr^a.Afria*, 19il7 

Brtixrllfta, DaaaKa da l$r«av«r, 1946 

l*arâa, t'ajrat, 102S 

Farta, Staek, 1989 

faria, édii.Hiadar, 1927 

Variai Payai, 1 M 7 



4M* 

M ICHVTTEB-BOWCQUET ïfigritnd» •t p«»t>« noir». 

Il<««lr« d» pbilol*ffie r«<i«R«, pr4a«n-
t< à l*UitlT«riiié Libre «• Brusell^s 

S1.IA»! M. 

OAV];.ZN a * 

8I9f A* 

ORIAVI.E M. 

GUBëBIMA P. 

•VEtZlf ^ . 

Pari», Fay«t» 198« 

r»rl«, mr, 6ftllitt«r«, 1934 (Stt^éit.) 

faris, I ;4ii.C«utQri«n, 

r«irtt« •Pr^a.Afrie.*, noY.l»4î 

£li!L..£L£££-
Paria» )f̂ dit,4tt Cbtaa, I M B 

daaa "L'orislaalit^' dea eultttraa*» 
Uaaaa», 1954 

tytruatttre da la pa<ala aoira i'ftte 
praaalon jrr,aa^aiaa» 

reTue *fr^a.Afria.** a4le->jaaT.10SO 

Ift T i a a daa aatienaltaaaa d*Otttr»«» 

r m a •i'aprii*, Juillet 1^49 

L^f Antlllea eojonJLj|£sit• 

Paria, i r<»a.Af ria., ISftd 



ians "Cabier* tftt 8«4«, U«r««lllt, 1946, 
«•27» 

1« Fraao* d*Onir«-M«ir, Farla, 1050. 

fiARPY 6. 

l'aria, éâit.H.Lattra&a, lOtT 

VSmtXOTÎfl M.J. ï>»a l>aa«a é* l'anthropala^ia «nltaralla. 

l'aria, fayat, li'SS 

LauTaini 4dii*<t« Saleil Larant, 

a o y i s a i . 

JAl>OT J,U, 

ravtt» **î aprii*', aoT.190^) 

l^riixall«», ^natitut royal eolenlal balga 
bnllatin daa aa^atiaeat XX«>I-ie49. 

i'aataalit^ llttiralra au Rwanda. 

Crtisallea, Ia*tlivt rayai eelonial balga 
ballaiin daa aeéanaaa £2a aanla, n*l, 
1951. 

faataa d«i«il at da l»-^aa. 

Bruallaa» ^idltlnn du Uaraia, ItfS* 

\»m <ariyalna afriaaina da C a w ^êIM» 

Brax«ll«at Ata4<«ia rayala daa a«iaa«a« 
aalanial«a« ldft9 

Warld Cangyaaa af Hlaali ffrliaga. 

r«TBa "Blaah Orphatta*, Tbaian (Kicarla) 
a* 1, aaipt.lftST 



4§i* 

jTKANsoN r . 

JULIEN Cil «A 

tABmitf S. 

y^gft lui fil§0*1* 

Farit, Pr^a.Afs'la., t08« 

l>ftrl«, PUF, 1947 

fari». Pif. «ol}.«t(iia aala-ja», I t M 

Iliftlrtntfff, Pfirf -4*.éfy^i^,t« 
raria* PUF, «•ll.'Qw» aai«->J«", 1980 

LA8]f£AU h» 
M M -

& m 9 B. 

LIZBIS kl. 

lat 1959 

r a w a "Byntlilaa*, J«)itt 1900, Mruxallaa* 

Paria, Kdliiana oiiTrt^^raa, 1958 

pf « 

Paria, Pvla.Afria., 1983 

reTu« "Taaipa Uadaraaa*, aafit 1950 

Paria, GalliMard, 1981 

ft an uttaa#ï»qpa< 

Uaaaaa, 1900 



•irrirrpriir 

086Ï •••ÏJÏ|V 
••fMd **Wâ ••«i«M «wn •»•» 

*a vatitaoR 

•P'H iCOlirAXNOII 

«<Hiif fil iftU|i »1t *# HfWêiê^HêJt 

OttI 'II»»» 
««it»tifiiit*i Wf i|t ifléfé^élii 

•H mvxninivn 

'•Jfifif^ 'fi' 'lii^ 

6t«l •••14 



U9MPtkV L. 

fAEAF P. 

FA TON A. 

FAYKt A. 

PAUtUAM 

PA9tii£ B. 

PERISB e.p. 

ftATSJNAIfAJIOA A* 
•i LOREN Cl* 

Paris, Sauil, 1948 

Paria, <iltians é* iaria, 1»60 

AnthoU^la <«mn aiè«la <• nmêuit, hagtiea» 
Ai* 

Parla, ^dit.BaaaarA, IfSt 

L«aaaa»aia» àmm Ptunlaa «aira* 

Paria, Payai, lf88 

raaaa iratfvlt d« l*ftnflal« 
Parla, Albin Mlahal, 1850 

^ t ,£411̂ 1 r f „ ^ - l ' ^ « s f g»f r * 
r a w a "{"r^la.Afrla**, f«Tri«r lt4S 

Lfy.lpiftrTfi^yp* 

Paria, NRF falliaard, ItSa 

f̂ aa alvlllaattaoa afrlaaln«a. 

Paria, PCP, e«ll.«Qtta a«ia-ja«, 1999 

Sr«sell»«, CaHaaiian aatianala, 1044 

Paaaraaa éaa lé<»s a»Bt»«T>crftint9• 

Paria, OalliBari, l«tT 

Paria, Ë^itlaaa aaaialaa, lt»9ll 

yaètaa «aluaaliaa ia l»agwt fga»fiai99« 

raYtta «Pria.A<ria**, aTril-Kal 

La litt^ratwra haftiajiaa* 

lirasallaa, 441t. Canf^rasaaa ai Ttitfatraa, 
1938 



4St. 

r*Ttt« «Le Vivant*, tt*d«-37, 1»4« 

m , 194» 

§ f i i 0 t l . « i « i ir. 
i«xt«s «Itftttls «t par i:.fere«R< 
J**jrit, r@f « ««Il *C«l«tties «t V-upirm», 
194» 

iirrrEUT l»!!,. ^f^Aî§.. âfi Ift.. tfl.ffB.l.ia.'lilîfa* 

i44«oir« pr^««at< à l'taalc H«tl«iiftl« 4a 
la Fraaec <t*Oair«-M«r, Parla, pr««atiatt 
1«44«*1948 

• I lUAb«tliTille, 4dlt.LaT«ala, l»4ft 
• Paria, Fréa.Afri»., 1949 

tari», l'tlf, ««ll.»Qa« ««L-ja», I9i0 

VIATTE A. 

faria, mt, 19i4 
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««SfBMfAKK I>. 

«BSTEftHAK» «t 
BAVllAirit 

Pari», Tmfii%, 1946 <it* ^<it.l9S7) 

«Uitllt M. 

r«Tn« *ftii{>a M^dternas*» avril 194IS 

fOLPK B. 
Bl l»iit«r« 
r a T u » *Ta«p« M«<*rB««*, ««itt.lfBII 

BABAB D. 
£Bifai« 
Paria, Cahiara lBt«r»atl0Ba«s ém 
l«Cia, B»VZ 

III, I B T V B B K T 

• i r V B A e B B C 0 I . X . B C T I f 8 

ACTIOB MBTIQBB ffUBH» ?ffPrlwlt« 
taxtaa d* O.BaabaBa» R.Dapaatra, iM.éal 
Cabrai» G.Eiari, fiiakhata, P.Naraia... 

i^araailla, a* ft, jmi» 19SB 
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Btfftif hm plaint» én K»ir. 

taxtaa «la F.Fanon, J.F.Pavara* P*Vardatt 
L.T.Aaliilla, G.Graane, O.MaBBeBl 

P«rla, «al 1961 

m o n 
Paria, aB«t-aapt< lOSf 

MOUVEl, A6B 
jgfcmn'̂ H noir» de r''vjalta« 

tradaationa da P.Aabarj 

Paria, B*10, aetabra 1931 

Faria, B«iOe, Mai iStt» 

hKQlflUZ auMéro aaiqa» 
Paria, jnin 1031. 

MIJfVTlt 

Paria, f^rriar 1031 

FKFSINCB raraa ealturalla du aonda noir 
AlUICAZIfE preKi^r» aéria, a* 1 I 7, BOT.1947 à 

d^o.1049 
BOBTalIa a<ria kiaaatriella, a* I à 

XXX, «rril 195S à aara 19«§ 

latarToationa dea éiliguim afriaaina ai 
Mnoigaafaa dea Afrieaiaa aur BaBdaaag* 

aoûi-aapt* 19BB 

i^^ p<^ffgy^a_ïatfrftft*iy«ftV ^er;^ 
fi Arti**«» ^o^rff• 

»• VI2I*IX-X, JaiB-bor. 19S« 

ÇoBtrihutiena au l*»̂  Congroa daa Eari» 

a* kora-a^rla, XIV-XV, juia-aapt.1937 
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APMZCAINI 
»• XVI, oet.oiii«T.l'')5ï 

•t.? n,ftlE.t' 

T»B« Z t lr*«nitl à*» culture* n^er*-» 
afrloaitt»** 

»• XXIV-XXV, fir.-mftl tft» 

r*rj», 165t, a«5t 

T^êTUê «tilifirelle 

Fori>de<->Fr*iSi«« (Martinique), B*1 à • 
avril 1S41 à •«t.l»4U 

L*hoKtaa da eoulenr. texte* d« SË.le Card.Verdier, du 
Iir.A«i>i«i*, de J«Leclere%, L . S . 
Senflier» Dr.J.Prlce-M«r*, et««.* 

F*rie, Plea» eell.*PW*eaeee", loa» 

CoBm<<iaoratien du eantanaire de l'ftfcoHtien de 1 • eafH|«iyp|f)|̂ i> 

teztea d*A«Cl*aire, L.S.Seaglier» 
MeaaerTille. 

Farla, FOF, ld4â 

Lu Monde Neir Cahier aplelal (B»8-9) de *Fr<aea» 
•e Afrieaine", eeue la direetlea 
de Th.Mened. 

Paria, Fr^a.Atrlc., 1960 

Paria, Pr^a.Afrie., 

Cahier appelai (ii*10-ll) de •Prtf* 
aenee Afrieaiae* 

CaUler appelai (a*ld) de *Pr<aeB«> 
ee âfrieaine" 

Faria, rr^e.Afrie., 19ft 
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H ''t. -A.!_J._,_ Poetes noirs Cahier sp,cial (n°12) de "Pr6sen 
ce Africaine" 

Paris, Pr6s.Afric., 1952 

Les etudiants noirs :e.~rl!..!!! 

Cahier sp6cial (n°14) de "Presen 
ce Africaine" 

Paris, Pres.Afric., 1953 

Aspects de la culture ntl.!:.!• 

textes de N.Agblemagnon, G.Balan 
dier, G.,Calame-Griaule, L.S.Senghor, 
RP.Tempels, e t e a , , 

Paris, Fayard, coll."Recherches et Debats"1l958 

Les pr.Q.hlemes du travail en Afri_q.!!!,_,!!Oi!:.!L:. 

Bureau International du Travail 
Geneve, 1958. 

ff'!!lll'~!P •J~'..o.&,a,l 4i1. •¥1u1&e VJ.Yan,!•, cottaacur6 ~us pro'bl~mea 
c.u1t~rel1 thir l'Afrlqu.e Noire. 

text1e de Ji.Wright, .M.t.etl'ifJ, Uti4• 
Bcuitteeau., l). P~ut.mo, J .iiowlett, 
C.h.A.Dilop ••• 
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