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INTRODUCTION 

De nombreuses oeuvres des ćcrivains africains manifestent, explicitement 
ou implicitement, divers types de rapports avec la culture traditionnelle du 
fait de lintegration (ou de [imitation) dans les oeuvres littćraires de modeles 
relevant spścifiquement de la littćrature orale. Cette inflation du discours 
littćraire par des modalitós dactualisation de la parole empruntćes a la cul- 
ture traditionnelle, a ćtć diversement interprótće et a conduit le critique 
J. M. Grassin a qualifier les littóćratures africaines de "littórautre dadapta- 
tion”: 

Les litteratures africaines "Emergentes" sont surtout des littćratures d'adaptation 
ayant herite d'un acquis culturel ancien et sexprimant dans un environnement nou- 
veau. 
(Parole exclusive, parole exclue, parole transgressive, 1990:397) h 

Suivant les critiques, cette exploitation de I "acquis culturel ancien” 
est analysće en termes de recours a I: "esthótique africaine” (H. San- 
dwidi, Annales de [Universiić de OQuagadougou, 1988:197-198), * doralisation 

*) Massa Makan Diabatć (1938-1988) ćcrivain du Mali est Iauteur de nombreuses 
oevres littćraires ćcrites aussi bien en francais quen langue malinke 

1. J. M. Grassin, "Littćrature africaine comparće: tradition et 
modernite” in Afrique littćraire et artistique, no 54-55, citć par D. Olema dans Parole 
exclusive, parole exclue. parole transgressive, Collection FUnivers du discours, le Preambule, 
Oućbec, 1990, p. 397. 

2. H. Sandiwidi note que "... quand on parcourt les pages des romanciers afri- 
cains (...) les livres parlent francais, anglais et portugais mais dans la maniere, nous re- 
trouvons I'Afrique et sa conception de festhćtique littóraire ou de l'esthćtique tout 
court (...). En effet, sous leur plume on lit des morceaux choisis de la litterature orale, 
on decele les techniques de cette meme litterature ..." "L'esthćtique negro-africaine 
dans le roman burkinabć”, Annales de IUniversitć de Ouagadougou, sćrie A: Sciences hu- 
maines et sociales, N* spócial, Dócembre 1988, p. 197-198. 

n 
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du rócit (L. Matesco. Notre librairie, 1990:82) *, ou tout simplement de 
narration a ła maniere des griots comme le note L. Kestellot: 

".. le fait qui mórite detre soulignć est certainement celui de la survivance des 
ćlóćments de loralitć chez un certain nombre dćcrivains africains modernes (.... 
Quand on analyse le discours des ćcrivains, on retrouve des ethnotextes qui pen- 
sent tout A fait dans la tradition orale. Par ailleurs. souvent. la facon de raconter a la 
maniere des griots des thćmcs mythiques est tres marquće comme. par exemple, 
chez les Massa Makan Diabatć ou Mbaye Gana Kćbć ...” 
(Forces littćraires d' Afrique, 1987:62) a 

La trilogie romanesque de M. M. Diabatć, dont la lecture laisse 
dóvoiler certains rapports avec [oralitć (ou Iorature C. Hagege, Lfhomme 
de parole, 1985:84) ”, se compose. dans I'ordre des rócits, des romans: Łe 
lieutenant de Kouta (Paris, Hatier, 1983), Le coiffeur de Kouta (Paris, Ha- 
tier, 1980) et Le boucher de Kouta (Paris. Hatier, 1982). Ces trois romans 
qui ont pour cadre la petite ville de Kouta dóvoilent, a travers des 
rócits qui se centrent successivement sur le Lieutenant Siriman Keita (un 
ancien baroudeur de la colonialej, le coiffeur Kompe et le boucher Na- 
mori, les póripćties de la vie tumultueuse de chacun des personnages 
et la socićtć des koutankć. 

Relativement A cette trilogie. des critiques ont justement constatć 
qu "une lecture attentive dócele dans le fil des rócits la texture de 
lunivers verbal manding. Une fois de plus, le roman initie a lintimitć 
d'une culture ...” (Les littćeratures francophones depuis 1945, 1986:73) 9. Cest 
aussi dans le meme sens gue P. N. Nkashama apprćcie [originalitć 
de Diabatć: 

3. L. Mateso constate que "Tout est en somme dans la maniere de considćrer le rap- 
port des ćcrivains au monde par le biais du signe. Ces derniers contestent le contrat 
d'ćnonciation qui róćgissait "traditionnellement" ce rapport (...). Les manifestations de cet 
ćcart sont connues, car le procedć a ćte largement repris ou approfondi: rćcit 
dćlinćarisć, oralisć, ...", "Critique de la critique: quelles ruptures dans la littórature afri- 
caine”, Notre librairie, no 103, Octobre -Dóćcembre 1990, p. 82. 

4. L. Kesteloot, "De loral a fecrit", propos recueillis par Ousmane Kaba dans 
Forces littćraires d'Afrique., |. P. lacquemin et M. Bitumba (ćd). De Boeck-Waesmael S.A.. 
Bruxelles, 1987. p. 62. 

5. Signalons quen lieu et place doralitć C. Hagege propose le terme "orature". Il dit: 
"Le style oral est un vćritable genre litteraire. Il sagit d'une tradition culturelle qui pa- 
rait apporter une justification A la cróation du terme orature. lequel deviendrait 
symćtrique de celui d'ćcriture, entendue comme littórature (souvent 4 [exclusion de la 
tradition orale). certes tout aussi elle-móme, au sens ol elle conserve les monuments 
d'une culture, mais ne laisse pas de trace matórielle", L'Aomme de paroles. Paris, Fa- 
yard. 1985, p. 84 

6. |. L. Joubert, |. Lecamme. E. Tabone, B. Vercier, Les littćratures 
francopfones depuis 1945. Paris. Bordas, 1986. p. 73. 
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Ła grande originalitć de Diabatć s'inscrit assurćment dans son langage tout entier 
pćtri des formes de [oralitć et de la succulence de la parole: des proverbes bien 
choisis, qui accompagnent des images crues A la limite de Fimpudeur. Il faut y ajou- 
ter aussi des expressions colorićes qui densifient les images visuelles et sensorielles. 
abondantes dans le texte. 
(Littóratures africaines, 1984:565) 1 

En dautres termes, la trilogie romanesque comporte une dimension 
malinkć assez importante. C'est ce dont nous allons donner un apercu 
en montrant ses modalitćs dactualisation A travers fanalyse de 
lesthótique de la parole malinkć telle quelle se donne a appróhender 
dans le faire illocutoire des diffórenis personnages. A ce volet, nous 
adjoindrons une ćtude dćnommće vision du monde. A travers ce pen- 
dant. il sagira de montrer quau-dela de sa valeur esthćtique, la parole 
profóróe constitue un terrain danalyse de la vision du monde des ma- 
linkć tant il est vrai selon J. Kristeva que le roman reprćsente des vi- 
sions du monde disparates (Recherches pour une semanalyse, 1969:116) 8: ou 
encore parce que selon Gillan Lane-Mercier. le sujet parlant "effectue 
une mise en sens qui rend compte de sa propre place dans un systeme 
idćologique global. et demande que cette place soit reconnue par [in- 
terlocuteur ..." (La parole romanesque, 1989:318) *. 

Ces deux pans de [analyse se conjoignent si nous placons dans la 
perspective selon laquel W. Krysinski thóorise la constitution du texte 
romanesque. De son point de vue, le texte romanesque est un ensemble 
de modólisations (Carrefours de signes, 1981:4) ": esthćtique, intertextuelle. 
axiologique et pulsionnelle. En procódant ici a fćtude de festhćtique de 
la parole malinkć et de la vision du monde a travers la parole profćrće, 
nous nous interrogeons sur deux f(ormes de modćlisations importantes 
dans la constitution du texte romanesque puisque lesthótique de la pa- 
role malinkć ressort en derniere analyse de la modćlisation rófćrentielle 
(esthćtique et intertextuelle) et la vision du monde ressort, quant a elle. 
de ła modćlisation idóologique (axiologique et pulsionnelle). 

I. ESTHETIQUE DE LA PAROLE MALINKE 

Dans le premier roman de la trilogie. avant daborder le rócit, M. M. 
Diabate ćcrit: 

7. Pius N. Nkashama, Littćratures africaines. Paris, Silex, 1984, p. 565 . 
8.]. Kristeva, Recherches pour une sćmanalyse. Paris, Seuil, 1969 , p. II6. 
9.G. Lene-Mercier, La parole romanesque, Paris, Klincksiek, 1989, p. 318. 
10. W. Krysinski dćfinit en ces termes la modćlisation: "est modćlisation dans un 

texte ce qui renvoie par des signes spócifiques et distincts, A la formation d'un modele 
du rćel transcrit textuellement comme multiplicitć de perspectives”, Carrefours de signes. 
"Essais sur le roman moderne”". Paris. Mouton. 1981, p. 4. 
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Mon intention ćtait de raconter cette histoire en malinkć. Mais la paresse ma 
empćchć de chercher le mot juste, daiguiser la phrase, 
(Le Lieutenant de Kouta, 1983:4) ". 
Cette excuse, faite A priori aupres du lecteur, nenleve pas cependant, 

a loeuvre ćcrite en francais (en dćsaccord, donc, avec le projet initial) 
toute sa "saveur" malinkć. Dans les trois romans on trouve dóposćes, 
en fines couches, sur Iensemble du parcours discursif, les traces de la 
parole malinkć; mieux, la maniere de parler des malinkć. Tout en usant 
de la langue francaise, [auteur a tentć de faire parler, aux personnages, 
le "malinkć en francais”. Une telle dćmarche rejoint celle de Ahmadou 
Kourouma, [fauteur du roman Les soleils des indćpendances ” a propos 
duquel Kourouma dit: 

Quavais-je donc fait. Simplment donnć libre cours 3 mon temperament en distordant 
une langue classique trop rigide pour que ma pensće sy meuve. J'ai donc traduit le 
malinkć en francais en cassant le francais pour trouver et restituer le rythme afri- 
cain 

Autrement dit, M. M. Diabatć 
a transfórć les structures malinkć dans la langue francaise 
(Nouvelles ćcritures africaines, 1986:58) FH. 

Diverses modalitós suivant lesquelles sactualise le discours des per- 
sonnages dans la trilogie, portent les marques de ['esthótique de la pa- 
role malinkć. A travers une dćmarche qui sapproche de la transcription 
de la parole des protagonistes, mais aussi grace a des comparaisons 
bien ajustćes ol perce la verve caustique des koutankć, au recours aux 
proverbes et aux rćcits philosophiques se dćgage cette esthótique de la 
parole malinkć dans la trilogie. 

1. LES TRANSCRIPTIONS 

Elles sont a situer A deux niveaux dans ['oeuvre de M. M. Diabatć. Un 
premier niveau correspondrait a celui ou des bribes du malinkć vien- 
nent sincruster dans le discours des personnages donnant a penser (ou 
a croire) que seule I['expression malinkć procure a tout le reste du texte 
qui est dit en francais toute sa force. C'est ainsi que le Vieux Soriba, 

Il. M. M. Diabate, Le lieutenant de Kouta, op.cit., p. 4. 
12. A. Kourouma, Les soleils des indćpendances, Paris, Seuil, 1970. 
13. A. Kouromma citć par S$. Badday Moncef: "Ahmadou Kourouma, ćcrivain africain”" 

in Afrique littćraire et artistique. no 10, Avril 1970, p. 3. 
14. S. Dabla, Nouvelles ćcritures africaines, Paris, LL Harmattan, 1986, p. 58. 
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pour manifester sa profonde conviction en ce quil dit usera de l'ex- 
pression "abandan" au lieu du francais jamais: 

Et quel que soit son dćvouement, la nourrice ne donnera - abandan - un frere a 
fenfant dont il a la garde. 
Le boucher de Kouta, p. 22. 

Le second pallier auquel operent les transcriptions se situe au niveau 
du faire illocutoire des personnages tel que I'auteur en rend compte. En 
effet, le sentiment qui domine cest que [ócrivain se livre, dans le dis- 
cours des personnages, a une traduction littórale du malinkć en 
francais. C'est ainsi que dans Le lieulenant de Kouta a la page 37, on dit 
de Awa la jeune femme que veut ćpouser le lieutenant Siriman Keita, 
que cest une fille qui a "probablement mangć de nombreuses fortunes” 
au lieu de dire tout simplement quelle a ruinć de nombreuses person- 
nes. De la meme Awa on dit: 

Awa est une femme sćrieuse, dit-il. Son mari I'a trouvće 4 la maison: 
Le lieutenant de Kouta, p. 57: 

cela est la maniere pour les malinkć (musulmans notamment) de dire 
que Awa sest mariće en ć€tant vierge. 

Dans Le coiffeur de Kouta, Ićpouse de Kompe, pour signifier que son 
mari, a a peine goiitć au repas, marque son inquićtude en ces termes: 

Il ne fit que tremper la main dans le grand plat de couscous. Il ne fit que se salir les 
levres p. 42, 

dans le meme roman, lorsque le milicien demande a Kompe son nom 
de famille, il lui pose la question suivante: 

Comment te salue-t- on p. 108. 

D'autres exemples dans la trilogie romanesque montrent que le choix 
de [auteur de rester le plus pres possible de la parole malinkć des per- 
sonnages, en transcrivant, constitue une touche originale au plan 
esthćtique et en meme temps donne a ['oeuvre son ferment dans la me- 
sure ou la tension (la dimension) dramatique est faible. 

2. LES COMPARAISONS: LA VERVE CAUSTIQUE DES KOUTANKE 

Le faire illocutoire des diffćrents personnages lorsquil sactualise 
sous les traits de la comparaison constitue non seulement le lieux pri- 
vilćgić de manifestation de l'esthótique de la parole malinkć mais ćga- 
lement le cadre dexpression de la verve caustique des koutankć. 
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Les nombreuses comparaisons qu'on peut relever dans la trilogie jux- 
taposent des images inattendues et saisissantes. C'est le cas notamment 
lorsque le Vieux Soriba veut montrer ['unitilitć de [argent pour qui ne 
sait pas le faire fructifier: 

Donner de [argent A un idiot, cest, comme qui dirait. demander A un Maure, un 
homme du dćsert, de diriger les travaux des ohamps. 
Le lieutenant de Kouta, p. 59: 

ou encore lorsqu'on rapporte la maniere dont les notables dócrivent 
les danses quexćcutent les jeunes dans les bals: 

.. Cette facgon de danser en se collant A une jeune fille comme une branche autour 
d'un tronc darbre. 
Le coiffeur de Kouba, p. 76. 

Nous disions que les comparaisons laissent transparaitre la verve 
caustique des koutankć. En effet, pour ćvoquer [aversion juvćnile de 
Namori, le boucher, a [endroit des femmes on nous assure quapres ses 
pśróginations secretes: 

Il revint aussi allergique aux femmes, comme le bouc a la tornade, le lćpreux a la 
canicule, i 
Le boucher de Kouta, p. 45: 

dans le meme roman, le narrateur ćvoque avec beaucoup d' humour le 
'griotisme" des intellectuels noirs toujours prets a chanter les louanges 

„des diffćrents regimes politiques:, 

les intellectuels amplifierent Ilćvenement comme un micro dans un tam-tam, p. 52. 

3. PROVERBES ET RECITS PHIKOSOPHIQUES 

Employćs dans diverses situations par les protagonistes, leur usage 
prósente ['avantage, grace aux images, de dóćpeindre, de condammer ou 
encore de critiquer avec finesse. A travers eux se mesure non seule- 
ment [esthótique de la parole malinkć mais ćgalement la profondeur 
d'esprit de ceux qui les emploient. 

a) LES PROVERBES 

lis jalonnent la trilogie et les principaux protagonistes des trois rócits 
y font abondamment rćfćrence. Pour se venger du lieutenant Siriman 
Keita qui a perdu les faveurs du commandant de cercle francais, le 
planton a a son endroit ces mots: 
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Hier ćlephant aujourd'hui lićvre! Je vous le dis, et cest la sagesse des ancetres: Ne te 
mets pas sur le dos pour lancer un jet durine en ['air. Quelques gouttes pourraient 
te retomber sur le basventre. 
Łe lieutenant de Kouta, p. 105. 

Solo, dans Le coiffure de Kouta, pour notifier aux notables leur res- 
ponsabilitć dans Farrestation de Kompe (le coiffeur) qui a osć dófier le 
Secrótaire Gónćrał du Parti, dit au cours dune reunion: 

Nous avons poussć Kompe 4 grimper sur un arbre branlant, p. 123: 

en consćquence de quoi, les notables doivent tout faire pour le sortir 
de prison. 

Enfin, dans Le boucher de Kouta, Daouda, qui ne comprenait pas pour- 
quoi Namori le boucher voulait envers et contre tout, śpouser la garga- 
tiere Daussouba Camara (une femme volage selon lui), laquelle avait 
dócouvert que le boucher vendait de la viande d'ane, se rangera, contre 
son grć. a lavis de son frere-de-case non sans avoir prononcer ces 
mots: 

Si ton ami veut acheter un cheval borgne ou bancal, mets-le en garde contre ce 
marchć de dupes. Mais sil dćcide d'ćpouser une femme-excusez-moi-du-peu. fais 
des bónćdictions pour que le mariage soit attachć, p. II7. 

6) LES RECITS PHILOSOPHIQUES 

Ces rócits portent un regard critique sur la socićtć des malinkć no- 
tamment sur celle que 'indóćpendance leur a imposć. Ici aussi, avec be- 
aucoup de finesse les personnages usent des images pour dócrire la si- 
tuation. Citons les propos d'un personnage "anonyme”" et ceux du chef 
de canton dćchu avec I['avćnement des indćpendances et du parti uni- 
que: 

Quelquun avait dit au marchć, non loin de la boucherie. a lintention 
des dirigeants politiques: 

Nous sommes allćs 4 la chasse avec eux, et voila qu'ils se revćtent de la peau d'un 
lion tuć par nos efforts conjugućs. pour nous faire peur. Nous sommes partis A la 
póche avec eux, apres avoir arretć que la prise serait partagće en deux parts ćga- 
les. lls ont gardć carpes et silures, et nous ont laissć le menu fretin sur lequel ils 
prólevent l'impót, 
Le coiffeur de kouta, p. dl. 

Voici les propos du vieux chef Koulou Bamba: 
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Depuis findependance, disait-il, on sest partage le pouvoir comme une tete de bo- 
euf. Le commandant a eu la meilleure part, la machoire infćrieure si charnue. Au ju- 
ge est allć le crane, avec les yeux et la cervelle. A moi, on na jetć que les cornes, et 
comme je ne suis pas musicien, je les ai donnćes A un sonneur de trompe de mes 
amis, . 
Le coiffeur de kouta, p. 64-65. 

Les rócits philosophiques se passent de commentaires sur les senti- 
ments des koutankć a lendroit des rógimes des "soleils des indćpen- 
dances”. 

Signalons que [ensemble des modalitćs que nous avons retenues 
comme ćtant celles par lesquelles sactualise festhótique de la parole 
chez les malinkć, coincide justement avec [importance que ceux-ci 
accordent a la belle parole comme cela ressort des propos du Vieux 
Soriba: 

... jaime, quand on me parle de choses sćrieuses, que [on conduise la parole douce- 
ment, comme une jeune mariće ..., que la parole sen aille d'une dćmarche de prin- 
cesse gatće et que les dćtails surgissent ca et 1a, donnant plus de relief au rócit, 
Le boucher de Kouta, p. 31. 

Meme si [empreinte de [esthćtique de la parole malinkć est indiscu- 
tablement prósente dans ['oeuvre, on peut se demander sil n'y a que la 
valeur esthćtique qui importe ici. 

II. LA VISION DU MONDE 

Le choix de M. M. Diabatć dexploiter dans sa trilogie romanesque 
les modalitćs selon lesquelles sactualise [esthćtique de la parole ma- 
linkć permet a [auteur de supplćer la quasi-inexistence de la dramati- 
sation et de fonder la charpente de ['oeuvre sur les tours que se jouent 
les diffćrents protagonistes. Justement P. N. Nkashama note, a propos 
du premier roman de la trilogie, que M. M. Diabatć dans Le lieutenant de 
Kouta: 

.. installe la force au coeur burlesque des personnages, pourtant nantis d'une gran- 
de force intellectuelle, 
(Forces littćraires d'Afrique, 1987.21) ". 

Dans les confrontations, chacun des personnages pousse son pion 
sur [ćchiquier du jeu. Ce quils font (et surtout disent) sassimile, dans 
ces conditions, au dćploiement dune stratóćgie quelconque en vue dat- 
teindre l'objectif quils se fixent. Aussi, les faits de parole des diffćrents 

1I5.P.N. Nkashama, "Thćmatique des littćratures africaines actuelles” dans Forces 
littćraires d'Afrique, op.cit., p. 21. 
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protagonistes, en plus d'etre marqućs du sceau de I'esthćtique de la pa- 
role malinkć assument des róles de "stratógies de paroles"” (Language et 
discours, 1983:50) *. 

Nćanmoins, il ne sagit pas uniquement de stratćgies de parole. Le fa- 
ire illocutoire vise 4 poser ce que F. Flahault dósigne la "completude 
idćologique": 

.. dans [ćnonciation, un sujet produisant sa parole, selon quelque discours que ce 
soit demande A ses interlocuteurs de le reconnaitre. lui. dans le rapport A la 
completude ideologique qu'il entend soutenir. 
(La parole intermćdiaire, 1978:97) ”. 

La parole profóróe par les personnages de la trilogie peut alors €tre 
analysće comme le lieu de dóvoilement de la vision du monde des ma- 
linkć (ou plus spćcifiquement des malinkć de Kouta). Du reste, une telle 
perspective est envisageable si lon convient avec A. Herschberg-Pierrot 
(Littórature, 1972:88) " que le discours qui constitue le lieu d'expression 
de lidćologie porte des marques d'une lógitimation extrasituationnelle. 
Ici, les proverbes, par exemple. se rattachent a la sagesse des anciens 
ou expriment leur appartenance a la collectivitć. De la sorte, ils indui- 
sent la maniere dont les koutankć se sont. depuis des temps lointains, 
reprósentćs le monde et son organisation. En sont I'illustration, les pro- 
verbes oli percent les expressions '"cest la sagesse des anciens”, "cest 
un proverbe bien de chez nous” dans les exemples que voici: 

Cest la sagesse des ancetres: ne te mets pas sur le dos pour lancer un jet d'urine 
en [air. Quelques gouttes pourraient te retomber sur le bas-ventre, 
Le lieutenant de Kouta, p. 105: 

ou encore: 

Une main lave I'autre. C'est un proverbe bien ds chez nous, 
Le boucher de Kouta. p. 34. 

16. P. Charaudeau dćfinit comme suit la notion de strategie de parole: "La notion de 
strategie repose sur Ihypothese que le sujet communiquant (le C) concgoit, organise et 
met en scene ses intentions de facon 8 produire certains effets - de conviction ou de 
sćduction - sur le sujet interprótant (Tu I) ...”, Langage et discours, Paris, Hachette, 1983, 
p. 50. 

17.F. Flahault, La parole iniermediaire, Paris, Seuil, 1978, p. 97. 
18. A. Herschberg-Pierrot ćtablit, a travers la schómatisation suivante, les diffćrents 

niveaux des lieux communs: "comme on dit”: niveau idćologique "comme certains di- 
sent": niveau rhetorique "comme je dis”: niveau de modulation stylistique 

"Clichćs. stćrćotypie et stratćgie discursive dans le discours de Lieuvain: Madame 
Bovary” in Littćrature, no 36, 1972, p. 88. 
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A travers, donc, les faits de parole retenus comme ćtant les cadres 
d'expression de [esthótique de la parole malinkć, nous allons voir com- 
ment sy manifeste la vision du monde des malinkć. II sagira surtout de 
saisir les zones de manifestations A travers dune part les croyances et 
les pratiques. D'autre part, dans la maniere dont les personnages inscri- 
vent la tradition au coeur de leur existence et les róles sociaux tels 
quils se dćgagent des diffćrents rócits. 

1. CROYANCES ET PRATIQUES 

Le monde est apprćhendć par les koutanke comme un univers fait 
deux faces (peuplóes toutes les deux). Lune des faces est visible (cest 
celui dans lequel ćvolue le koutankć); 'autre est invisible pour le com- 
mun des mortels et semble dotee de forces qui influent sur le monde 
visible. Avec ce monde invisible, seuls peuvent communiquer les devins. 
C'est pourquoi, malgrć la forte islamisation et christianisation des kou- 
tankć, on voit de nombreuses personnes recourir aux services des de- 
vins: le lieutenant Siriman Keita pour pouvoir ćpouser Awa, ou encore 
le Vieux Soriba avant d'entreprendre son voyage a la Mecque. 

Dans la trilogie romanesque, ['auteur indique a travers les quatre per- 
sonnages que sont Solo [aveugle, le Vieux Soriba, Daouda le com- 
merqant et Namori le boucher (des personnages qui traversent I'ensem- 
ble de la trilogie) 'importance de la fratrie. 

Une telle conception de la fatalitć induit les koutankć a croire que le 
malheur est Iepće de Damocles qui plane au-dessus des tetes. Il peut 
tomber sur nimporte qui a I'improviste: 

Le malheur ... En passant et A la poursuite de quelqu'un dautre, il peut te tomber 
dessus, sans dire ni pourquoi, ni bonjour, 
Le boucher de Kouta, p. 83. 

C'est peut-Etre pour cette raison que le bonheur est, selon le coiffeur 
Kompe: 

... une succession d'ćvćnements joyeux qu'on prend 4 cette putain de vie, 
Le coiffeur de Kouta, p. 114. 

Cet ensemble de croyances ou de conceptions fait que les koutankć 
ont ancrć, profondćment en eux, la consoience que [homme est limitć 
et quil ne doit faire que ce dont il maitrise les tenants et les aboutis- 
sants comme [illustre ce proverbe: 

Lorsqu'un homme se remplit la bouche de farine seche, cest quil a assez de salive 
pour la mecher, 
Le boucher de Kouta, p. 121. 
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2. TRADITION ET RO LES SOCIAUX 

Les personnages a travers leur discours percoivent et vivent la tradi- 
tion a travers la parole qui enseigne. Cette parole qui a traversć le 
temps indique les valeurs fondamentales de la collectivitć (bravoure, 
courage, sens de [!amitić et de la solidaritć, le respect des anciens, l'im- 
portance de la parole donnće, etc.). C'est aussi pour cette raison que la 
parole (au sens de la palabre) a une si grande dimension sociale pour 
les koutankć qui la considerent comme le cadre dexpression de la 
v6ćritć: 

Le parole cest comme les galettes de mil. Il faut les prendre les unes apres les au- 
tres jusqua la derniere sur laquelle sont posćes toutes les autres. Et la derniere, 
cest la vćritć, 
Le lieutenant de Kouta, p. 95. 

Aussi quand on dócide de "faire asseoir la parole” (Le boucher de Kou- 
ta, p. 124), la palabre doit ćtre comme un festin: 

La parole, cest comme un festin et quand un festin est servi, chacun doit y prendre 
sa part. 
Le lieutenant de Kouta, p. 96. 

Pour cette raison il n'y a pas lieu de sy dćrober car dit-on: 

Il ne convient pas de quitter la place du tam-tam et danser seul dans une cours en 
se frappant le ventre, 
Le lieutenant de Kouta, p. 96. 

Dans le discours des personnages ressort ćgalement la place 
quoccupent I'homme et la femme dans la socićtć des koutankć. Une 
part importante du discours sur la femme peut induire A penser dans 
un premier temps, que les koutankć ont une vision "rćifiante" de la fem- 
me. En effet, on note des propos comme: 

Un mets bien assaisonnć, cest comms une belle femme: cest un contentement pour 
tout le corps, 
Le boucher de Kouta, p. 4l, 

Ou encore: 

... la femme, de n'est rien que reins et seins 
Le boucher de Kouta, p. 101. 

Quant a [homme, il na que des valeurs positives: il doit se montrer 
brave, courageux: 
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Un homme ne doit se miser que dans les yeux d'un adversaire, et seulement pour 
une question d'honneur, 
Le coiffeur de Kouta, p. 13. 

Cependant, dautres assertions viennent corriger cette image dóvalo- 
risante de la femme comme on peut aisćment le noter Aa travers ces 
propos: 

Un homme, et un vrai, apres avoir tćtć sa mere, doit tćter loreille de sa femme. 
C'est-a-dire ne jamais prendre une dćcision sans la consulter. 
Le boucher de Kouta. p. 32. 

En dófinitive, nous pensons que cette tendance A valoriser publique- 
ment [homme, tandis qua lopposć la meme valorisation publique est 
refusće a la femme, tient au fait que dans la socióćtć des koutankć, 
[homme a davantage un róle public, et les diffćrentes qualitćs quon lui 
confere gónćralement, contribuent 4 lui assurer un tel statut tandis que 
la femme a plus un róle privć. 

CONCLUSION 

A. Kourouma avait dćja transposć dans son roman Les soleils des 
indćpendances, le parler malinkć. M. M. Diabatć en sinscrivant dans la 
meme veine a crćć une oeuvre qui tire sa splendeur d'un usage adroite- 
ment róussi de lesthćtique de la parole malinkć. Une telle dćmarche qui 
se prósente de plus en plus, comme [une des voies du renouvellement 
esthótique du romanesque permet a [ćcrivain, qui sexprime en francais, 
de restituer a travers le discours des personnages, le cadre sociolanga- 
gier socle de la cróćation romanesque comme le releve S. Dabla: 

la tendance commune des auteurs (...) dans la peinture de cette charmante verve 
populaire (...) manifeste bien ce gońt de la palabre propres aux socićtćs orales... 
Nouvelles ćcritures africaines, 1986:211). 

Au-dela de cette importance de [esthótique de la parole malinkć 
dans la trilogie romanesque et du dćvoilement de la vision du monde 
des malinkć a travers le discours que l'auteur met dans la bouche des 
personnages, il conviendrait de souligner ici, [identitć des destinćes in- 
dividuelles des personnages sur lesquels se centre chacun des rócits de 
la trilogie. Ainsi, que ce soit le lieutenant Siriman Keita (Le lieutenant de 
Kouta), Kompe (Le coiffeur de Kouta) ou encore Namori (Le boucher de Ko- 
uta); tous semblent ćvoluer en fonction d'un scćnario identique. Leur 
singularitć "negative" se dćsagrege au fil des póripóties de leur existen- 
ce induisant une mćtamorphose totale dont Tissue est le couronnement 
social, voire la sanctification a leur mort comme ce sera le cas de Siri- 
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man Keita, mais aussi de Namori, le personnage principal du roman Łe 
boucher de Kouta qui clót la trilogie romanesque. 
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