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LE NARCISSE NOIR — L' HOMME AFRICAIN 
A LA RECHERCHE DE LUI-MEME 

A qui fera-t-on croire que les hommes, je dis tous, sans 
privilege, sans exonćration, ont connu la dćportation, 
la traite, PFesclavage, le collectif ravalement A la bete, le 
total outrage, la vaste insulte, que tous ils ont reću, plaquć 
sur le corps, au visage, I'omniniant crachat. Nous seuls, 
nous seuls, les ntgres. 

Aimć Cćsaire, La Tragódie du Roi Christophe 

Bien entendu I" homme noir ne peut se situer dans le rćalitć du monde d'au- 
jourd'hui que dans le contexte de ces trois derniers sićcles de contact continu 
avec I"Occident qui, selon le mot de Ićcrivain Ibo, Chinua Achebe: 

Fut presque un dćsastre quant au mantien de la dignitć humaine des races noires et 
de leurs rćlations personnelles 1. 

En effet de móme que le socićtć occidentale «nantie» souffre de la domination 
des produits de leur civilisation matćrialiste, le monde noir avait subi Iexploi- 
tation esclavagiste ancienne et la domination coloniale, tous les deux imposćs par 
le blanc, et qui se sont conjugćs pour enlever a IAfricain sa dignitć humaine 
provoquant le dćracinement et la dćcomposition de la socićtć. Le souvenir de cette 
humiliation esclavagiste reste donc ancrć dans. la mómoire collective negre. Dans 
son Orphće Noir Jean Paul Sartre ćvoque I'atroce amertume laissće par les sou- 
venirs pourtant lointains de la traite des hommes: 

C'est pendant les siecles de I'esclavage que le noir a bu la coupe d'amertume jusqu'a 
la lie; et Iesclavage est un fait passć que nos auteurs ni leurs peres n'ont connu directement. 
Mais c'est aussi un ćnorme cauchemar dont móme les plus jeunes d'entre eux ne savent pas 
s'ils sont bien rćveillćs. D'un bout a l'autre de la terre, les Noirs, sćparćs par les langues, 
la politique et I'histoire de leurs colonisateurs, ont en commun une mćmoire collective. On 
ne s'en ćtonnera pas, pour peu qu'on se rapelle que les paysans frangais, en 1789, connaissaient 
encore des terreurs paniques dont. l'origine remontait A la guerre de cent ans. 

1 Ch. Achebe, The English Language and the African Writer, octobre/dćcember 1966 p. 20. 
2 Orphće Noir — Prćface de ]. P. Sartre dans I Anthologie de la nouvelle połsie negre et mal- 

gache de langue francaise, Paris, p. 191. 
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Brutalement arrachć de son pays natal, de son milieu traditionnel et transportć 
pour ćtre introduit dans un milieu tout ćtrange, dans un monde avec lequel il 
n'ćprouvait aucun rapport ćthique et dont I'univers est totalement contrólć par 
le maitre blanc, le negre de la diaspora ressentait dans toute sa profondeur son 
ćtat de dćracinement fondamental. C'ćtait dans cette situation que nous voyons 
surgir pour la premiere fois des noirs dćracinćs certes, mais qui avaient assimilć 
dans une large mesure la civilisation occidentale, au moins assez pour pouvoir 
dćfendre avec luciditć la dignitć humaine noire tant bafouć. 

Dćs lors, se distinguent dćja certaines próoccupations qui reviennent perpćtuel- 
lement en tant que thćmes traitćs par les ćcrivains africains convaincu que leur 
devoir d'homme de culture est d'incarner les aspirations profondes de leur peuple. 
Or pour des raisons d'efficacitć dans le combat, ces ćcrivains se voient obligćs 
de s'adresser au seul public europćen plutót qu aux africains qui devraient normale- 
ment constituer sa premićre audience. 

C'est ainsi qu'apparait A Londres en 1787 un livre intitulć Thoughts and 
Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the 
Human Species. L'auteur Ottobah Cugoano nć sur la cóte en pays Fanti (Gold 
Coast) fut, encore enfant, kidnappć et vendu comme esclave. Heureusement pour 
lui il tombait dans les mains d'un bon maitre qui le remettait en Angleterre et 
A la libertć. Il nous raconte comment encore chez son maitre, il a appris A lire 
et A ćcrire et plus tard fut converti A la religion chrćtienne pour ensuite ćpouser 
une anglaise avec qui il a passć sa vie A Londres. Ainsi assimilć et dćracinć il 
ćprouvait avec acuitć son alićnation et son impuissance face aux institutions 
qui portaient atteinte A sa dignitć d'hhomme en dćnigrant I'humanitć du noir. Par 
rćaction de dćfense donc, il s'ćtait livrć dans son livre A un «verbalisme belliqueux» 
appelant sur I'esclavage les foudres de la justice divine, tout en faisant le proces 
de POccident: 

Dans cette Europe, dit-il, qui se prótend civilisće, on enchaine, on pend les voleurs, on 
envoi au supplice les assassins, et si les nćgriers et les colons ne subissent pas cette peine, 
c'est que les peuples et les gouvernements sont leurs complices, puisque les lois encouragent 
la traite et tolerent I'esclavage. Aux crimes nationaux le ciel inflige quelquefois des punitions 
nationales: d'ailleurs tót ou tard l'injustice est fatale A ses auteurs *. 

Cugoano s'ćtait servi ainsi des apports acquis au sein de I"Occident pour 
affirmer Ićgalitć de tout homme devant Dieu et pour insister sur le droit de 
PAfricain A disposer de lui-mćme dans la dignitć et dans la libertć. Il a donnć 
ainsi le ton de ce qui sera dćsormais les revendications essentielles du monde 
noir jusqu'a la rćcupćration de son initiative historique. 

La traite, A la mćme ćpoque, fut la cible visće par un autre ancien esclave 
africain. C'est en 1789, qu'a Londres, Olaudah Equiano ou de son nom de baptćme, 
Gustavus Vasa, fit sortir son autobiographie: The Interesting Narrative of the Life 
of Olaudah Equiano, or Gustavus Vasa, written by himself *. 
 

3 O. Cugoano, „Thoughs and sentiments on the Evil and wicked traffic of the slavery and 
commerce of the human species”. Citć: C. Wauthier, L'4Afrique des Africains, Paris 1964. 

4 Equano's travels, ed. Paul Edwards from original of Heineman African Writers Series, 1967, 
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Dans celle-ci il entreprit de faire la lumiere sur Viniquitć de la traite par illustration 
de toutes ses mćfaits. Nć dans le pays Ibo du Nigória, capturć tout enfant et vendu 
comme esclave, apres bien des pćripćties au cours de ses nombreux voyages, | dćbar- 
quait enfin libre en Angleterre. Apres s'€tre instruit et avoir ćpousć la religion 
chrćtienne, il dćnoncait en se servant comme arguments des principes mćmes 
de I"Occident, la participation de I Europe chrótienne dans le commerce inhumain 
de la traite qui du point de vue ćconomique ne constituait mćme pas une activitć 
lucrative. En se livrant A une description relativement idćalisće de son enfance 
passće en pays Ibo 5, il visait A dćmontrer Iintćgritć culturelle du noir et par 
voie de consćquence sa pleine humanitć afin de priver ainsi les nćgriers de tout 
argument de poids pour justifier la traite du noir en tant qu'article de commerce. 

"Toujours dans la mćme veine, c'est encore cette traite des noirs qui est prise 
comme cible en 1785 par un autre assimilć Ignatius Sancho, ancien esclave 
vivant en toute libertć A Londres: 

D'aprts le plan de la divinitć, dit-il, le commerce doit rendre communes A tout le globe 
les productions de chaque contrće, unir les nations par le sentiment des besoins rćciproques, 
les liens de Iamitić fraternelle et faciliter la diffusion gónćrale des bienfaits de | Evangile, 

mais ces pauvres Africains que le ciel a gratifić d'un sol riche et luxuriant sont la portion la 
plus malheureuse de I”'humanitć, par I'horrible trafic des esclaves; et ce sont les chrćtiens 
qui le font *. 

Un fait s'impose, dans cette conjoncture, c'est I'absence apparente de toute 
manifestation de rćaction articulće de la part des Noirs de la diaspora franqaise. 
Cette situation peut, peut-ćtre trouver son explication dans la diffćrence de climat 
politique dans les deux mćtropoles. En effet lI'atmosphere politique de I"Angle- 
terre de XVIII *"*siecle ćtait incontestablement bien plus libćrale que celle de 
la France de Napolćon qui avait trouvć bon de rćimposer I'esclavagisme aprts 
son abolition pendant la Rćvolution Franqaise. 

Ainsi tandis que selon la loi anglaise, tout esclave qui dćbarquait en Angleterre 
devenait de ce fait homme libre, la France de Napolćon, apres avoir achevć 
la rćpression des noirs en Haiti qui se sont rćvoltćs contre la rćimposition de 
Iesclavagisme, a fait dćporter leur Chef, Toussaint-Louverture, en France ou 
il mourut captif 7. Ce libćralisme anglais qui trouvait sa consćcration dans I' huma- 
nitarianisme notoire d'un homme comme le dćputć britannique Granville Sharp, 
avait donnć Iimpulsion au mouvement qui a vu abolir la traite en Angleterre 
et ses colonies bien avant qu'une dćmarche pareille fut possible tant en Europe 
qu'en Amćrique. 

Ajoutons pour terminer, que c'ćtait dans ce Haiti mćme de Toussaint Lou- 
verture que se manifestait en Amćrique franqaise le Vaudou, la rćaction collective 
de dćfense de la masse noire, au niveau sacrć, en tant que tentative de rćajus- 
tement spirituel pour rćópondre A son ćtat de crise psychologique diie A Ialićnation 

5 Ibid., pp. 1—14. 
6 Letters of the Ignacius Sancho. Citć: R. W. July, The Origins of West African Thought. 
? A. Cćsaire, Toussaint Louverture, La róvolution frangaise et le probleme colonial. Paris 1960. 
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et au dćracinement, un mouvement syncrćtique qui mćlangeait les vieux fonds 
africains et les emprunts faits A la religion du maitre blanc. A ce phćnomene nous 
pouvons opposer l'expćrience des masses noirs esclaves aux Etats-Unis qui ont 
subi un dćpouillement beaucoup plus complet de la part du maitre blanc, une 
situation que Janheinz Jahn a expliquć avec luciditć 5. 

Pour le Noir Amóricain des annćes avant la guerre civile, c'est-4-dire pendant 
la toute premiere partie du XIX*"" siecle, la vie ćtait devenu un cauchemar móme 
pour ceux qui jouissaient de la libertć. Ils se sont rendus compte du peu d'estime 
qu'ils jouissaient aux yeux de la socićtć amćricaine globale. 

"Tous sont coentre nous. La Presse, 1'Eglise, les magistrats, les clercs et móćme le Diable 
[...] Je suis maintenant arrivć A la conclusion que cette socićtć ne nous accorde pas la moindre 
valeur d'estime, 

a ćcrit en 1842 Robert Purvis, l'abolitioniste noir de Philadelphie *. Un autre 
abolitioniste noir, Frederick Douglas a fait ćtat du climat de violence dont les 
noirs ćtaient victimes dans son journal „The North Star” cinq ans plus tard 
a Philadelphie 9. Au milieu de leurs cris d'angoisse devant telle souffrance, 
plusieurs Noirs amćricains se dćcidaient d'općrer le retour vers IAfrique-mere 
a la recherche de la paix. Parmi eux, Hilary Teague, Alexander Ćrummell et 
William Blyden. C'est dans le contexte de la colonisation de Freetown et du 
Libćria, fondćes, comme leurs noms Pindiquent, pour accueillir les esclaves 
libćrćs que Vinfluence de ces ćmigrćs amćricains se fera sentir dans un premier 
temps avant de dćferler sur tout I Quest Africain lors de la colonisation poussće 
de toute I Afrique. 

Une colonie, quel que soit le statut politique, quels que soient les liens qui I'attachent 
A la mćtropole, affirme Laurentie Henri, West essentiellement un pays ou une minoritć 
europćenne s'est superposće 4 une majoritć indigene de civilisation et de comportement 
diffórents. Cette minoritć europćenne par le fait de moyens matćriels incomparables 4 ceux 
de la masse indigene [...] agit sur les peuples autochtones avec une vigueur disproportionnće 
en nombre. Elle est si I'on veut, extretmement contagieuse et, de sa nature dćformante '!. 

A cet ćgard nous pouvons affirmer que lemprise politique culturelle et 
religieuse que comporte V'irruption de I'agression colonialiste dans la socićtć 
colonisće a fait du monde noir cun cadre globalement alićnó». Car, d'apres Frantz 
Fanon: 

Les negres, du jour au lendemain, ont eu deux systetmes de rćfćrence par rapport aux- 
quels il leur a fallu se situer. Leur mćtaphysique, que moins prótentieusement leurs coutumes 
et les instances auxquelles elles renvoyaient, ćtaient abolies parce qu'elles se trouvaient en 
contradiction avec une civilisation qu'ils ignoraient et qui leur en imposait **. 

8 Voir J. Jahn, Muntu, p. 251. 
* L. F. Litwack, North of Slavery, 1951 p. 102. 
10 Ibid., p. 102. 
u L. Henri, Notes sur une philosophie de la politique coloniale francaise. ,,Renaissance”, 

Revue Politique, 1$'€ annće, 2$m€ ćdition, numćro spócial, octobre 1944, pp. 9—16. 
12 F. Fanon, Peau noire, marque blanche, Paris 1952. 
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Ainsi, la colonisation a eu pour effet premier la transformation profonde des 
ćlćments de base de la socićtć qui encadraient et animaient la culture tradition- 
nelle dynamique africaine et qui constituaient ses points vitaux de rćfćrence. 
Dans tout pays colonisć dit Cćsair 

nous constatons que la synthese harmonieuse qui constituait la culture indigtne a ćtć 
dissoute et que s*y est substituć un pćle-mćle de traits culturels d'origine diffćrente se chevau- 
chant sans s'harmoniser. Ce n'est pas forcćment la barbarie par manque de culture. C'est 
la barbarie par anarchie culturelle *, 

Cette expćrience traumatisante, voire dćchirante a fini par ćbranler «profon- 
dćment la vision qu'avaient certains africains de leurs hćritages sociaux», dont 
la dćnigration engendre chez le colonisć un complexe d'infćrioritć trćs difficile 
a extirper. 

C'est dans ce contexte que nous allons aborder les manifestations littćraires 
des noirs face A Valićnation coloniale. A ce propos, Fćcrivain Ibo, Chinua Achebo, 
ćvoquant ces manifestations insiste sur la diversitć des formes qu'ont revćtu les 
rćactions des ćcrivains a l'alićnation coloniale. Victimes «d'une assimilation» 
culturelle plus ou moins accusće, des ćcrivains noirs, affirment Achebe 

En voulant porter un tćmoignage sur la triste condition de leur peuple, ont dćvoilć 
maintes fois combien forte peut se rćvćler la prise de cette expćrience traumatisante sur la 
sensibilitć. Ils ont ressenti l'irrćsistible attrait de tómoigner sur le destin du peuple noir 
au sein d'un monde progressivement refait par les blancs 4 leur guise, A leur seul profit et 
A leur gloire [...] Toutefois I'ćlaboration qu'a connue ce sujet chez les ćcrivains varie selon 
des circonstances particulieres A chaque individu — sa force et son humeur — sans mentionner 

„ le climat de I'ćpoque. Ainsi nous avons vu mettre en relief des rćactions diverses qui consis- 
tent soit A dresser un constat de malheur, soit A općrer une soumission tactique, soit A se 
livrer 4 des protestations violentes, soit A faire de I' humeur sauvage une arme de lutte, soit 
A revendiquer des valeurs non-blanches d'une maniere parfois hypothćtique, souvent agres- 
z oaić sive 4, 

En ćgards 4 ces comportements diffćrentiels des ćcrivains ćvoqućs par Achebe, 
nous trouvons assez partinente I'ćlaboration thćorique du Professeur Balandier % 
sur les «comportements diffćrentiels des peuples colonisćs de mćme type, consć- 
quence des doctrines de «politique indigene» diverse des colonisateurs. Que la 
doctrine adoptće soit Iassimilation ou d'association ou autre, Balandier, citant 
les divergences constatćes entre les ćlites noires des territoires britaniques et 
franacais dans la seule Afrique occidentale insiste que c'est par rapport 4 ces 
doctrines politiques qu'il faut se baser pour arriver A bien comprendre I'attitude 
diffćrente des autochtones pour qui la colonisation n'a pas la mćme portće. 
C'est dans un tel contexte doctrinal que dans la perspective de nos ćtudes com- 
paratives nous allons remonter plus loin au XIX* siecle pour essayer de voir si 
les rćactions de dćfense face A Ialićnation des colonisćs de I'ćpoque nous appor- 

13 „Próćsence Africaine”, 8—9—10, 1956, p. 201. 
11 Ch. Achebe, The Black Writers Burden, ,,Prósence Africaine”, Paris 1962, p. 135. 
15 G. Balandier, Sociologie actuelle de I Afrique noire, Paris, p. 12—13. 
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terons davantage de lumitre sur les raisons de ces comportements diffćrents 
entre ćcrivains ćvoqućs par Achebe. 

Ainsi pour les ćmigrćs, Hilary Teague et Alexander Cromwell devenus 
citoyens du Libćria et qui ont connu une assimilation totale A la civilisation 
occidentale, la solution du probleme de Parrićration de la population africaine 
face A POccident ne pouvait se faire valablement que par cette mćme assimilation 
des valeurs de I" Europe. Or, a la lumiere du mćpris racial du blanc dont ils ćtaient 
victimes en tant que noirs aux Etats-Unis d'alors, cette colonisation des africains 
autochtones ne devrait pas impliquer pour leur part la domination du Blanc. Ils 
próconisaient plutót une situation ou des noirs occidentalisćs s'installent parmi 
des africains dit arrićrćs parce que restós en marge de la prósence occidentale, 
afin de leur inculquer toutes les valeurs modernes d'Europe qui font tellement 
dćfaut a PAfrique. En effet, ces citoyens naturalisćs du Libćria, ont trouvć dans 
ce point de vue, la colonisation des noirs par d'autres noirs gagnós aux idćes 
occidentales, une solution originale A leur situation particulitre. 

'Toutefois nous devons souligner la nuance assez importante qui ressort entre 
la solution próconisće par ces ćmigrćs Libćriens et celle prónće par les partisans 
de la colonisation et de I'assimilation tels d' Abbć Boilat, Blaise Diogne, Henry 
Carr et Kitoye Ajasa '. A cet ćgard, Alexander Cromwell soulignant la singu- 
laritć et donc la lćgitimitć de I" humanitć nćgre en tant que partie intćgrante de la 
communautć mondiale, avait rejetć la notion d'assimilation en tant que solution 
valable a la dćshumanisation du nćgre. Pour lui c'est une solution absurde car 
«chaque race revćt une singularitć propre». 

L'importance de cette bourgeoisie noire revenue d Amćrique pour s'installer 
en Sierra Lóone et au Libćria au dóćbut du XIX* siecle rćside dans le fait que 
pour surmonter la qualitć douloureuse d'assimilć sans aucune attache culturelle 
a PAfrique-mere, ils ont ćtć amenć A s'interroger sur le sens de leur situation 
vis-a-vis de la rćalitć de la civilisation africaine qui les entourait sans pour autant 
contester l'universalitć des valeurs occidentales qu'ils ont adoptćs. Pour combler 
le vide spirituel que Iacceptation inconditionnelle des valeurs europćennes a fait 
naitre dans leurs ames, ils prónaient une sorte de synthese pouvant općrer une 
jonction entre I'Europe et PAfrique. Or cette conciliation synthćtisante selon 
Vorientation de leurs pensćes, doit ćtre rćalisće aux dćpens des valeurs africaines. 
Ils insistaient en effet, sur la faiblesse de ces valeurs face aux valeurs occidentales 
dont la force et Pefficacitć font tellement dćfaut 4 une Afrique somnolente. 
Remarquons que les partisans de cette «synthese» qui consiste A adapter des idćes 
et des valeurs occidentales, dont ils ont contestć l'adćquation aux conditions 
africaines, A la rćalitć negre, ne se limitent aucunement aux seuls intellectuels 
de Sierra Lćone et du Libćria mais trouve un ćcho dans les oeuvres du mćdecin, 
Africanus Horton de Gold Coast. En dehors de la critique des idćologies racistes 
qui caractćrisaient | Europe intellectuelle de I" ćpoque, ce fonctionnaire de l'admi- 

16 Comme les libćriens, ils n'arrivaient jamais A dominer leur occidentalisation. 
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nistration coloniale de Gold Coast au dćbut du XIX" siecle, se distinguait par 
Fimportance qu'il a donnć dans ses ćcrits a la nćcessitć pour I'Africain d'adopter 
des valeurs occidentales próalablement adaptćes bien sir 4 la rćalitć noire comme 
seul moyen efficace pour općrer le rćlevement de I'Afrique dont Iinsuffisance 
si remarquće s'explique, d'apres lui, par des accidents de parcours dans I'ćvo- 
lution historique de I humanitć. Dćcidć a rćfuter les explications racistes du retard 
des peuples noirs qui faisaient carriere en Europe d'alors, il insistait plutót sur 
les rćalisations conerótes de la civilisation occidentale dont il prónait I'installation 
en terre africaine. A cet ćgard il ćtait le premier a próconisćr Ićtablissement d'une 
universitć dans 1” Quest Africain pour permettre justement la diffusion des idćes 
europćennes dans un cadre africain, ce qui faciliterait le synthese indispensable 
c'est-a-dire l'adaptation des valeurs occidentales aux conditions particulieres de 
la rćalitć du monde noir. Or tous ces projets s'ćtaient rćvćlćs sans lendemain car 
Hurton avait une confiance excessive sur la bonne volontć du colonisateur. Sa 
naivetć s'explique par son incapacitć a saisir A fond la rćalitć du racisme blanc 
dans toute son ćtendue. Cette mćconnaissance des fondements raciaux de la 
domination coloniale a marquć la pensće du Bishop Ajai Crowther du Nigćria 
qui fut le premier ćvćque noir de l'Eglise Anglicane de I"Ouest Africain. Son 
acceptation inconditionnelle de Fidće d'une assimilation idćologique totale des 
apports occidentaux a connu une modification A la lumiere de Parrogance raciale 
qui se manifestait d'une manićre de plus en plus flagrante meme chez le clergć 
blanc, la plupart ayant refusć de servir sous un ćvćque noir et ceci mćme en terre 
africaine. Sa rćaction intellectuelle face 4 cette humiliation raciale et la profonde 
dćsillusion qu'il avait ressenti en consćquence n'ćbranlait en rien son attachement 
aux valeurs occidentales comme moyen efficace pour la rehabilitation de PAfrique. 
Elle se traduisit plutót par son insistance sur I'adaptation de ces valeurs ćtran- 
geres A la rćalitć africaine. A cet ćgard, initiative la plus spectaculaire qu'il 
a pris dans cette direction est incontestablement la traduction de I"Evangile en 
Yoruba qui est devenue de ce fait une des premićres langues ćcrites de I'Ouest 
African permettant ainsi la croissance de Iactivitć littćraire en langue Yoruba. 

Il nous semble, A propos de ces intellectuels de la premiere partie du XIX* 
sitcle dans I Ouest Africain qu'une ćvolution idćologique se dessine dćja. Ainsi 
de I admission sans borne de la culture europćenne d'emprunt, cette bourgeoisie 
intellectuelle d'ćmigrós vivant dans une esptce de vase clos dćlimitć par un 
róseau de comportements sociaux fondćs sur une acceptation par tous des nou- 
velfes normes de la civilisation occidentales, se voyait poussće par I'antagonisme 
racial naissant d Europe ainsi que par le dćsir de parvenir A I'harmonie culturelie 
et spirituelle en surmontant la sćcheresse et en comblant le vide que le malaise 
provoquć par la conscience aigiie de leur dualitć existentielle, A se rendre compte 
progressivement de [importance d'une prise de conscience de leur appartenance 
4 cette civilisation qui est leur hćritage A eux. Nćcessairement hćsitante et mćme 
ambivalente, cette prise de conscience partielle avait constituće une base adć- 
quate qui allait permettre Fóvolution de I'idće de la singularitć de I' homme noir. 
Comme nous le verrons plus tard, c'est chez le troisitme ćmigrć Libćrien, Edward 
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Wilmot Blyden, qu'une doctrine totale de la singularitć de la personne negre 
ainsi qu'une stratćgie de dćsalićnation fut ćlaborće. 

Avant d'aborder cette ćtape suivante marquće par une attitude plus ou moins 
critique de 'alićnation coloniale, rappelons qu'en ce qui concerne les francophones, 
dans la premiere partie du XIX* siecle, ćpoque ou la colonisation francaise ne 
battait pas encore son plein, c'est au Sćnćgal longtemps colonisć et surtout dans 
les quatre communes ou la politique d'assimilation a ćtć systómatiquement mise 
en application, que se manifestaient les premićres rćactions des intellectuels 
noirs face a lI'emprise coloniale. Dans Iabbć Boilat nous avons le premier dćfen- 
seur francophone de I'assimilation totale. Assez jeune, il a ćtć envoyć en France 
oli il va passer 15 ans pour regagner le Sćnćgal en 1843 en tant qu'abbć, totale- 
ment assimilć A la culture francaise. Occidentalisć d'une maniere assez profonde, 
Boilat dans I Esguisse Sćnćgalaise a ćtudić a fond la socićtć sćnćgalaise du point 
de vue sociologique, ethnologique, historique, et surtout les consćquences sur 
le pays des contacts avec I"Occident depuis les temps les plus reculćs. L'impor- 
tance pour notre propos de I'oeuvre de I"abbće Boilat rćside dans le fait qu'elle 
contient I'ćlaboration philosophique des idćes assimilationnistes de ce «franqais» 
a peau noire. De par son occidentalisation trós poussće, de par son dćracinement 
en tant qu«exiló» en France pendant 15 ans I'abbće Boilat a soutenu avec force 
que seule I'acquisition sans borne de la culture francaise permettaita ses compa- 
triotes sćnćgalais d' ćchapper au barbarisme pour accćder A une civilisation plus 
ćlevće, celle de la France bien entendu. Cette assimilation doit se faire par le 
passage A l'ćcole du blanc ou la langue francaise aura une place privilćgiće car 
Boilat próconisait la suppression totale des langues indigenes 4 I'ćcole pour que 
rien n'entrave I'assimilation intćgrale de cette cbelle» langue qie I'abbć considere 
comme ćtant I'arme miraculeuse dont le ntgre a besoin pour vaincre la barberie. 
Ce rćsumć que nous ne prćtendons pas exhaustif nous permet dćja de tirer 
quelques conclusions sur les rćactions des intellectuels africains francophones en 
tant que tels par rapport a leurs voisins anglophones. 

Remarquons d'abord que Texpćrience assimilationiste de Fabbće Boilat: le 
passage 4 l'ćcole des Blancs (ćvoquć dans I” Aventure Ambiguć de Cheikh Hamidou 
Kane, dans PEnfant Noir de Camara (Laye), interdiction des langues indigenes 
au profit du seul francais (ćvoquć surtout dans Climbić de Bernard Dadić), et 
enfin T'exil volontaire que constitue le voyage en France pour parachever des 
ćtudes (ćvoquć dans Kocumbo, I Etudiant Noir de Akć Loba, dans Chemin d' Europe 
de Ferdinand Oyono, ainsi que dans VEnfant Noir et l Aventure (ambigue) 
deviendrait le modele classique souvent ćvoquć par les romanciers francophones. 

Deuxietmement une comparaison entre I'ćvolution des idćes chez Boilat et 
I ćveque nigćrien Ajayi Crowther nous permettrait de tirer quelques conclusions 
la-dessus. L'abbće Boilat et Bishop Ajayi Crowther ont une formation presque 
analogique. Ils ćtaient tous les deux contemporains, ayant fait des ćtudes chez 
les missionnaires en Europe dont ils sont sortis I'un pretre, 'autre pasteur pour 
revenir en Afrique aider 4 la «civilisation» de leurs compatriotes en leur faisant 
assimilęr la religion et les idćes occidentales qu'ils considćraient tous les deux 
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comme des moyens les plus efficaces. Or tandis que Crowther dont les idćes 
ont un peut ćvolućes s'ćtait servi de ses ćtudes sur les cultures indigónes pour 
promouvoir une adaptation des apports europćens aux conditions africaines et 
encourager l'emploi des langues indigónes, Boilat prónait Iassimilation totale 
et utilisait ses ćtudes des mores sćnćgalaises pour condamner totalement la culture 
traditionnelle. Pour arriver A son but d'assimilation intćgrale de tous les Sćnć- 
galais il n'a pas hćsitć 4 accorder son soutien inconditionnel a I'entreprise de 
colonisation. : 

Nous avons remarquć jusqu'a maintenant que malgrć les divergences de 
formes qw'ont fini par revćtir les rćactions diverses des intellectuels que nous 
avons ćvoquć, ils ont tous une chose en commun: aucun d'entre eux n'a mis 
sćrieusement en question la validitć universelle de la civilisation occidentale. 
'Tous consentent 4 la culture europćenne dans une situation de contacts deś deux 
cultures, une position dominatrice mćme lorsque chez les ćmigrćs de Sierra Lćone 
et du Libćria, ils contestent son adćquation aux rćalitćs africaines. Or, avec 
Fentrće en scene de Blyden vers 1870, la bourgeoisie de I Afrique de I'Quest 
Anglophone, surtout ses intellectuels, a ćvoluć vers une certaine maturitć intel- 
lectuelle et psychologique. Ainsi de acceptation sans borne de la civilisation 
occidentale, on passe A une attitude plus critique dans laquelle s'exprime la rć- 
serve ainsi que I ambivalence du colonisć qui se rćvolte. Edward Wilmot Blyden 
s'ćtait fait remarquer comme l'un des premiers parmi les intellectuels negres 
a donner aux faits de dćpossession culturelle toute Pimportance qu'ils mćritent. 
On pourrait mćme dire de Blyden que c'est I' homme qui le premier a rćflćchi 
au probleme de I'alićnation culturelle dans sa totalitć en ce qui concerne le monde 
noir face a l'arrogance raciale et culturelle du blanc devenue de plus en plus 
ćvidente a l'ćgard des peuples du monde non-occidental. Homme du XVIII* 
siecle, sa vaste culture lui a permit non seulement d'avoir une vue totale du pro- 
bleme 4 la diffćrence de ses devanciers et contemporains mais aussi d'en trouver 
une solution assez logique en formulant une idćologie totale de la personnalitć 
africaine qui a pressentie d'une fagon remarquable non seulement la doctrine 
politique de personnalitć africaine qui s'apparente au «Pouvoir Noir» en Amćrique 
d'aujourd'hui mais aussi la philosophie de la nćgritude nće au milieu du XX* 
siecle chez les intellectuels francophones comme moyen idćologique de rćhabili- 
tation et de libćration. En effet, Blyden ćtait le premier idćologue de I'alićnation 
culturelle et en tant que nationaliste culturel il a largement aidć la rćhabilitation 
de I"homme noir du complexe d'infćrioritć du colonisć alićne, en insistant sur 
la spćcificitć de la personnalitć africaine ainsi que sur la validitć de son róle par 
rapport aux grands problemes de la condition humaine. 

Profondement chrćtien, la vision africaine de Blyden procede de sa conception 
panthćiste de I"humanitć et se fonde sur des bases raciales et ethniques: Partie 
intćgrante de la Divinitć, chaque race ayant son gćnie propre et chacune vivant 
des rćalitćs particulićres dans des milieux gćographiques distinctifs, posstde sa 
manitre particulićre de vivre et d'exprimer ses rćactions culturelles. 
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II nous faut partir, ćcrit-il, d'une pleine reconnaissance du fait que les coutumes de tous 
les peuples sont dlies largement a l'influence de la race et du climat, et que si ces coutumes 
pouvaient parfois admettre des modifications sages et judicieuses, venant d'un agent extćrieur, 
elles ne sauraient ćtre ćradiqućes sans discrimination, sans causer le prćjugć le plus grave, 
sans laisser un vide que rien ne peut combler, et dont ne peut rćsulter que la dćsintćgration 
et la dćmoralisation 7. 

Cette notion de relativitć culturelle que Blyden fut le premier a avancer et 
qui nous fournit un exemple de Ioriginalitć des pensćes Blydenesques A I'ćpoque, 
vient de son attitude de profonde spiritualitć qui prónait la complómentaritć des 
races humaines, nócessaires les unes autres car dit-il: 

Chaque race [.. .] a son me propre, et le gćnie de chaque race s'exprime dans la nature 
de ses institutions; or dćtruire ces institutions ćquivaut A la destruction de I Ame — meurtre 
affreux "3, 

Pour Blyden, I Africain se distingue par sa spiritualitć intuitive que son atta- 
chement 4 la nature a favorisć. L'humanisme africain est cette communion intime 
avec la nature, ce rapport au tout et avec tout qui permet le contact avec I'essence 
divine du monde et ainsi la participation de I' homme 4 des valeurs qui le dć- 
passent. L'Afrique est donc pour Blyden «le silo spirituel du monde» et cette 
qualitć essentielle de IAfrique traditionnelle qu'est I"humanisme africain va 
constituer la contribution distinctive du monde noir A la civilisation universelle. 
Par consćquent tout doit ćtre mis en oeuvre pour conserver I'authenticitć cultu- 
relle de I' homme africain. Il a critiquć, A cet effet, des aspects de la civilisation 
occidentale qui favorisent Ialićnation de I'homme noir de sa culture de base 
pour faire de lui un ćtranger chez lui. L'ćpanouissement de I'homme noir ne 
pourrait se rćaliser qu'a partir d'une prise de conscience du negre de la singularitć 
de la personnalitć africaine dans le cadre cultural qui lui sert de berceau, et non 
pas par une assimilation plus ou moins totale des valeurs occidentales próconisće 
comme solution par ses devanciers et contemporains. Blyden próconisait plutót 
Fadaptation de la religion chrćtienne ainsi que d'autres institutions occidentales 
pour rćpondre 4 lignorance de la rćalitć africaine tout en exprimant une admira- 
tion ouverte pour la culture musulmane 4 cause du rapprochement de celle-ci 
a la culture africaine traditionnelle. Bref tout conscient de I'insuffisance de la 
civilisation mćcanique occidentale 4 rćsoudre d'une manićre adćquate tous les 
problemes de la condition humaine, Blyden a próconisć un plan de dćveloppement 
humain qui donne a I'humanisme africain sa portće universelle. Pour «restaurer» 
a Ihistoire sa vćritable dimension, I'Europe individualiste et capitaliste doit se 
nourrir de la spiritualitć vibrante, des rćalitćs vivantes de la culture africaine. 

Nous nous sommes arrćtćs assez longuement sur la rćaction intellectuelle des 
Blyden 4 I Europe qui se rćsume dans sa thćorie de Pafricanisme et dont I'impor- 

U E. W. Blyden, West Africa before Europe, „The Lagos Weekly Record”, 25 Mai 1901, 
p. 140. 

18 Ibid. 
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tance est assez bien soulignće dans maintes ćtudes ", car dans le contexte de notre 
ćtude, la pensće de Blyden est d'une importance capitale dans I'ćvolution idćolo- 
gique africaine. Maitre a penser indiscutable de son ćpoque, Blyden de par la 
force et Ioriginalitć de ses formulations thćoriques sur existence, Iidentitć et 
le destin de I' homme noir par rapport 4 la situation du monde, a largement dominć 
la vie intellectuelle des le milieu du XIX* siecle de ses contemporains de I'Afrique 
de IOuest anglophone. 

Or pour les intellectuels africains du milieu jusqu'aux dernitres annćes du 
XIX* siecle, linfluence des ćcrits de Blyden se manifeste d'une manićre aussi 
directe qu'indirecte. Elle se traduisait par la volontć de se retrouver en se lancant 
dans <l'ćlaboration des activitćs crćatrices» et culturelles qui visaient A rćtablir 
le passć historique africain. A cet effet on se próoccupait A rechercher les origines 
des coutumes parfois par le truchement de la tradition orale favorisant ainsi le 
dćveloppement de I'historiographie africaine parmi TIćlite intellectuelle Ouest 
Africain de langue anglaise. Parmi les partisans du nationalisme culturel influencćs 
par les idćes de Blyden les plus importants quant au poids de leur contribution 
a I'histoire des idćes en Afrique sont Bishop James Johnson et John Payne Jackson 
tous deux nigćrians et les Ghanćens John Mensah Sabah, Attoh Ahuma et Casely- 
-Hayford. 

Bishop James Johnson qui avait succćdć au Bishop Ajayi Crowther comme 
chef de I'ćglise anglicane au Nigćria ćtait avec son compatriote John Payne Jackson 
tous deux contemporains de Blyden pour qui ils avaient une grande admiration. 
Influencćs par le grand penseur Quest Africain, ils s'ćlóvent contre la dćpossession 
culturelle du monde noir consćquente 4 l'assimilation sans borne de la civilisation 
occidentale. Faisant ćcho a la pensće du chef des Diallobćs dans I'Aventure 
Ambiguć de Cheikh Hamidou Kane «ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oubli ?» 
Bishop Johnson insiste sur I'abartadisation qui rćsulte de cette tentative d'assi- 
milation: 

L'Africain n'est pas la, dit-il, et quant 4 I'Europćen A qui nous avons voulu ressembler, 
il n'est pas la non plus. Qu'est-ce qu'il reste ? Rien. L'Europe s'ćtait dćveloppće en s'appuyant 
sur ses propres coutumes. Mais l'assimilation de celles-ci n'avancerait pas nćcessairement 
PAfrique. En effet, I" ćpanouissement de I'Afrique ne pourrait jamais se rćaliser que par le 
retour aux vieilles religions d'Afrique *. 

Or profondćment attachć A la religion chrótienne, Bishop James Johnson 
nous prćsente une image paradoxale 4 la Senghor en refusant d'admettre I'anti- 
nomie irrćductible entre les deux idćologies dont il se fait un partisan acharnć. 
Ainsi en condamnant le mouvement de Pćglise noire qui se produit A Lagos en 
1891 en des termes assez sćvćres, il refuse I"aboutissement logique de son natio- 
nalisme culturel. Il próne plutót la synthćse. 

C'est au journaliste John Payne Jackson quv'il revient de faire cette dćmarche 
logique. Devant I'ćvidence devenue de plus en plus flagrante de Iarrogance 

w» L'Etude Blydenesque a pris de plus en plus d'importance ces dernitres annćes. Voir en 
particulier H. €. Lynch, Edward Wilmot Blyden, New York. 

» Citć; R. W. July, The Origins of West African Thought, p. 289. 
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raciale des missionnaires blancs ainsi que I'agressivitć impćrialiste europćenne, 
John Payne soutenait le mouvement sćparatiste de l'ćglise noire et critiquait la 
religion chrćtienne en tant que principale provocatrice de Ialićnation chez IAfri- 
cain: 

La culture [...] qui empćche quiconque d'honorer sa mere et son pere et qui I'aliene 
de son peuple c'est une malćdiction aussi bien sór lui que sur eux; de plus [...] la religion 
quelconque qui cherche 4 dćtacher quiconque de son peuple tout en I'encourageant 4 avoir 
un souverain mćpris pour eux en se tenant A leur ćcart, c'est une religion non de Dieu mais 
du diable *!, 

La prćoccupation des intellectuels ghanćens gagnćs aux idćes Blydenesques 
sur la nationalisme culturel ćtait la dćfense de I'authenticitć des institutions tradi- 
tionnelles et sa validitć dans la vie nouvelle en Afrique. Ils insistent sur la nćcessitć 
pour les peuples de soutenir et dćfendre I'intćgritć des institutions traditionnelles 
au risque de voir leur dignitć d'-homme bafouće car les deux entitćs sont ćtroi- 
tement lićes. C'est chez le Pasteur Ghanćen Richard Brew Attoh Ahuma que nous 
voyons rćsumć |'importance de ce rapprochement entre institution traditionnelle 
et dignitć humaine dans la lutte pour rćcupćrer Iauthenticitć noire: 

Nous avons luttć avec courage dans le passć pour la rócupćration de ce que nous croyions 
comme faisant partie de notre patrimoine hćrćditaire, et nous sommes próts 4 lutter encore 
si demain notre hćritage est menacć — cependant la plus grande malćdiction que I'Ouest 
Africain doit combattre contre vent et marće [...] est la perte imminente de nous-mćmes 
[...] Plutót les laisser voler nos terres [...] mais par dessus tout prenons garde qu'ils ne 
nous volent notre essence. Ceci arrive quand ils nous apprennent A mćpriser nos noms, nos 
institutions, nos coutumes et nos droits [...] ??. 

Les deux autres intellectuels ghanćens, Mensah Sabah et Casely-Hayford" 
dćfenseurs eux-aussi de I'intćgritć institutionnelle de la socićtć africaine, sont 
parmi les premiers intellectuels africains anglophones 4 donner une orientation 
scientifique A la recherche des origines africaines. En vue de próparer leur dossier 
ils se sont donnćs 4 une ćtude exhaustive des institutions traditionnelles. Ainsi 
dans ses deux livres, Fanti Customary Laws et Fanti National Constitution, Mensah 
Sabah soutient que le droit traditionnel est mieux adaptć aux impćratifs locaux 
que les lois d'emprunt introduites par I'administration coloniale. Il soutient, 
these a I'appui, que la destruction de ce systetme traditionnel ćtait plutót insensć 
car les coutumes africaines revćtant parfois des ćlćments supćrieurs aux apports 
du colonisateur, ne demandant dans le cas contraire que quelques modifications 
pour rćpondre aux rćalitćs nouvelles. Ils reprochent 4 Iinstar de Casely Hayford, 
a Poeuvre missionnaire et colonisatrice, une volontć destructrice A Ićgard des 
institutions traditionnelles. Ainsi revendiquant I'authenticitć des institutions 
traditionnelles, Pauteur du livre Ethiopia Unbound, Casely-Hayford a lancć cet 
appel: 

Qu'on nous permettent I'usage de nos institutions indigenes que nous comprenons et 
auxquelles par expćrience nous sommes adaptćs. 

 

2 Ibid., p. 258. 
22 Ibid., p. 343. 
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Meme a la fin du XIX'siecle et au dćbut du XX*, dans I'ćvolution idćologique 
chez les Anglophones Quest Africains, nous retrouvons influence de la pensće 
de Blyden. Pour la nouvelle gćnćration des leaders africains, il ne suffit plus de 
se próoccuper exclusivement de l'ćlaboration d'une thćorie globale de Ialićnation 
culturelle dans la situation coloniale, mais d'aller plus login en jetant une base 
pour Paction politique a la lumiere de l'initiative de Blyden, próconisant la crćation 
d'une Eglise noire en 1891. Ainsi, I'organisation du premier congres pan-africain 
de Londres en juillet 1900) signale A ces intellectuels que le temps est rćvolu et 
Pidćologie doit cćder le pas a l'action concrete dans la lutte pour la rćgónćration 
de I Afrique. C'est dans ce contexte que se placent les activitćs de quelques natio- 
nalistes militants de I ćpoque, tels Thomas Horatio Johnson et Herbert Macauly 
du Nigćria. Ils trouvent dans la contestation une manićre valable de combattre 
le pouvoir du colonisateur dans la dćfense du patrimoine africain. C'est 4 travers 
ces nationalistes militants du dćbut du XX" siecle que Blyden a exercć une in- 
fluence dćterminante sur des partisans modernes de la spćcificitć africaine tels 
Kwame Nkrumah et Nnamdi Azikiwe, les deux hommes qui ont largement 
transformć la lutte pour I" ćmancipation culturelle africaine en lui donnant un 
caractere purement politique, a l'instar du mouvement de la nćgritude qui s'inspire 
par-dessus tout des prćoccupations idćologiques et culturelles. 

S'agissant de I Afrique du Sud, par la dćfaite des Noirs tour 4 tour par les 
Huguenots et par les Britaniques dans une sćrie de batailles dites ,,Kaffir Wars”, 
les Bantous, a partir de 1870 ont subi une double colonisation des deux ethnies 
blanches allant parfois jusqua Pesclavagisme comme Peter Abrahams nous Pa 
montrć dans Wild Corquest. lLaa dćshumanisation de "homme noir approchait 
de son achtvement. L/'ćvangćlisation ćtait d'autant plus intense qu'elle ćtait 
alićnante comme nous le voyons se manifester chez Ićcrivain noir [Thomas Mofolo, 
qui, 4 la suite de sa conversion au XIX*" sitcle, s'appretait dans son livre Chaka 
a prononcer une condamnation sans retour sur les rćalitćs vivantes du monde 
des ancćtres. Ce n'est qu'au dćbut du XX** sićcle que s'est manifestć la premiere 
rćaction intellectuelle noire a la condition «para-esclavagiste», vćcus par les Noirs 
du Cap 4 cette ćpoque. En 1906, P. Ka Isaka Seme, un jeune Zoulou, ćtudiant 
aux Etats-Unis a Columbia University, y prononca une allocution qui lui valut 
le Grand prix pour les „Curtis Medal Orantions”. Dans sa confćrence 4 laquelle 
il avait donnć le titre T'he Regeneration of Africa, il cherchait A ćlaborer une thćorie 
de la personnalitć africaine: 

Je suis Africain, disait-il, et je soutiendrait toujours la fiertć de ma race meme devant 
une opinion publique hostile. Le peuple africain, bien que peu homogene comme race, a en 
commun un sentiment de fond qui se manifeste partout, se cristallisant pour former une seule 
idće maitresse [...] la rćhabilitation de I Afrique s'achtvera par la naissance au monde d'une 
civilisation exceptionnelle [...] le caractere le plus distinctif de la nouvelle civilisation est 
le fait qu'elle naitra 4 partir d'une base totalement spirituelle et humaniste *. 

23 IL. Nkosi, Home and Exile, p. 99. 
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Il est A noter que ce premier tćmoignage portć par un noir Sud-Africain en 
exil n'avait pas suscitć des rćactions au pays. Ce n'est qu'a partir du moment 
ou les Noirs du Cap de notre ćpoque tels Abrahams, Lewis Nkesi, Ezekiel Mpha- 
hlele ont pris la route de Iexil une fois encore, qu'ils se font entendre, mais 
dćsormais ils prćconisent comme solution au systeme d'apartheid, ce qu'on 
a prófćrć nommer «l'universalitć de culture». Pour eux, la spócificitć africaine 
n'est pas une solution car cela ćquivaudrait a donner A leurs ennemis une arme 
meurtrićre. 

Ce qui nous amene A passer en revue et A discuter les divergences dans -les 
rćactions A la domination occidentale chez les Anglophones ainsi que les Franco- 
phones au cours du XIX** sićcle et au dćbut du XX*"* sićcle, est dans Fintórćt de 
notre ćtude. Nous avons vu comment la pensće negre anglophone a ćvoluć pendant 
cette póriode de I'assimilation totale d' Europe A une idćologie politico-culturelle 
de la spócificitć de la personnalitć africaine. Dans la mćme pćriode, l'impćrialisme 
culturel de la France, qui se traduit par sa volontć assimilationiste a fait que les 
intellectuels africains ćtaient totalement gagnćs A l idće de I! Europe comme seule 
mesure valable pour Fćpanouissement de I' homme noir. Pour accćder A la culture 
francaise prótendue universaliste, ils sacrifient volontairement leur spócificitć 
africaine. Cette attitude alićnante des assimilćs francophones est róćsumće dans 
Vćcrit de PAntillais Auguste Viatte dans les termes que voici: 

La plus grande partie de I'homme Noir: la France [...] car il faut bien se rćpćter, la 
premiere fois qu'un homme de race noir a ćtć officier il a ćtć officier francais. 

"Tout ce qui peut servir 4 fortifier I influence franqaise, inoffensive au point de vue poli- 
tique, nous parait digne d'ćtre encouragć M, 

C'est dans de telles idćes que se trouve Iexplication des comportements de 
Blaise Diagne, le dćputć Sćnćgalais qui ćtait le symbole ćclatant, ainsi que le 
dćfenseur acharnć de cette attitude d'assimilation totale. En s'opposant A tous 
les efforts faits par des Noirs amćricains tels Marcus Garvey et le Dr. Dubois 
pour favoriser l'indćpendance politique et culturelle de I'homme noir, ainsi que 
par son soutien du colonialisme francais, Blaise Diagne ainsi que les autres parti- 
sans de I'assimilation ont aidć A retarder la prise de conscience de la situation colo- 
niale. Leur attachement aux valeurs d'emprunt par mćpris des valeurs tradition- 
nelles de I! Afrique tant bafouće et dćnigrće par le colonisateur, ont laissć un vide 
culturel au sein de la socićtć africaine et favorisent ainsi lalićnation de ceux qui 
ne trouvent plus dans sa culture des repćres valables. 

Ce qui explique non seulement le retard des Francophones vis-4-vis des 
Anglophones Quest Africains quant a la prise de conscience de PFalićnation colo- 
niale, mais aussi la violente agressivitć avec laquelle dans les premiers temps cette 
rćvolte a ćtć exprimće (Cf. Cahier d'un retour au pays natal, d' Aimć Cćsaire). 
En effet la naissance il y a une cinquantaine d'annćes du mouvement de la nćgri- 
tude qui a traduit la volontć de I'ćlite noire francophone de se libćrer de la tutelle 

24 A. Viatte, Histoire Littćraire de I Amerique francaise des origines a 1950, Paris 1959, 
p. 429—451. 
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de PEurope en cherchant A renaitre dans sa culture originale authentique, bref 
en općrant un retour aux sources, rejoint A travers le temps la rćvolte des intellec- 
tuels noirs de I'Ouest Africain du XIX*"* siecle, en tant que rćaction A leur propre 
alićnation et I'ćlaboration idćologique de la spócificitć de la personnalitć de 
I' homme noir comme instrument de lutte dans I'effort pour libćrer le negre de 
Falinćation politico-culturelle qu'est la domination coloniale. Lia preuve en est 
que nous retrouvons de part et d'autre, une correspondance entre les idćes des 
intellectuells des deux ćpoques, sur Tidćologie d'existence spócifiquement 
africaine compte tenu du contexte historique particulier dans lequel la formulation 
s'est faite. Ainsi outre le rapprochement idćologique entre Blyden et Senghor, 
nous retrouvons dans I'ćlaboration des deux systemes de pensće, une originalitć 
de base en ce que la race et I"appartenance ethnique y sont les points de dćpart. 

Ainsi nous retrouvons des ćchos de la pensće d'Aimć Cćsaire dans la formu- 
lation idćologique sur la condition negre dont Porigine est le nationalisme culturel 
total du Nigerian John Payne Jackson. C'est ainsi que dans un article apparu 
dans son journal ,,Lagos Weekly Record” en 1891 et 4 travers lequel il soutien 
la particularitć africaine, nous pourrons remarquer des correspondances entre 
ses idćes et la nćgritude Cćsairienne et surtout des ćchos du Discours sur le 
colonialisme: 

L'Africain malgrć toutes ses insuffisances est douć d'une intelligence vive [...] Ce qui 
est a Vorigine du desarroi de l'Africain assimile A la culture anglaise, c'est son manque de 
confiance en tout ce qui lui est propre [...] Il doit savoir que I'oeuvre d' homme n'est pas 
encore terminće et il se peut que cette mćme culture africaine tant mćprisće fournira le gónie 
pour sauver l' homme [...] % 

Senghor pour rćsoudre la contradiction qui rćsulte du dćcalage entre son 
attachement profond A la religion chretienne et son róle de nationaliste culturel 
de premier plan en tant que chantre incontestć de la nógritude, próconise une 
synthese qui va harmoniser l'Europe et I'Afrique. Cette solution de mótissage 
culturel ćtait próconisće au milieu du XIX*""*siecle par le Bishop James Johnson 
pour rćsoudre ce dilemme. Comme Senghor, malgrć les ćvidences flagrantes 
des mćfaits blancs, Bishop Johnson ćcarte le rejet total comme rćaction valable 
a Ihumiliation raciale en faveur de la rćconciliation dans une synthese harmo- 
nieuse. . 

Ces quelques exemples nous permettent de constater que bien que se situant 
dans des ćpoques diffćrentes, en tant, que rćaction intellectuelle A I'Europe, 
FIdeologie d'Africanitć dont la base avait ćtć jetće par Blyden, se rapproche par 
bien des points de la nćgritude des ćvolućs francophones. Les deux idćologies 
visent A la rćgćnćration de I'Afrique et A cet effet, próconisent la rćcupćration' 
des valeurs originales de PAfrique. L'idćalisation du passć africain avait souvent 
dans les deux cas affirmć la spćcificitć negre comme son but. Dans les deux cas, 
la spiritualitć africaine ntgre est son apport distinctif dans I'ćlaboration de la 
civilisation universelle. 

25 Citć: R. W. July, The Origins of West African Thought, p. 358. 
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Cependant, en tant que rćponse 4 I'alićnation coloniale la doctrine de la nćgri- 
tude ne pourrait donner qu'une solution partielle a I'opposć de I'idćologie africaine 
de Blyden qui est une solution globale et totale au dćsarroi du monde noir face 
a la colonisation. En effet, le contexte historique qui a favorisć la naissance de la 
nćgritude a donnć A ce mouvement son caractere limitatif en tant que solution 
globale. Formulće dans I'exil hors d'Afrique, la nćgritude avait ćtć lancće comme 
idćologie de la spócificitć negre par les intellectuels, en I'occurence Senghor, 
Cćsaire et I[Damas, dont la conception de la rćalitć totale de I Afrique se basait 
sur les ćtudes d'ethnologues ćtrangers comme Frobenius et Delafosse, avec tous 
les inconvćnients que cela suppose. z 

Nóe en quelque sorte dans une situation d'inauthenticitć, la nćgritude ne 
pouvait donc pas prótendre A englober la totalitć du rćel africain. Elle est la 
manićre d'ćtre africain des assimilćs. 

Par contre, Iidćologie Blydenesque ainsi que son prolongement, et son ćlargis- 
sement sont formulćs sur la terre africaine A partir d'une connaissance profonde 
de la rćalitć africaine fournie par des ćtudes ethno-sociologiques des institutions 
traditionnelles et des recherches scientifiques menćes par des savants africains 
en terre africaine. En tant que doctrine globale d'une rćponse totale a la domina- 
tion coloniale, elle pourrait aussi bien servir comme ideologie de base permettant 
4 la masse de manifester sa rćvolte au niveau sacrć (Cf. rćvolte a Pćglise mćtho- 
diste, Breadfruit Church 4 Lagos en 1891) ainsi que plate-forme idćologique 
pour la lutte politique dans une perspective de libćration coloniale. 

CZARNY NARCYZ — 
AFRYKANIN W POSZUKIWANIU SAMEGO SIEBIE 

STRESZCZENIE 

Przedstawione tutaj studium jest próbą prześledzenia dziejów „,idei Afryki” od jej początków 
w czasach niewolnictwa Murzynów po współczesną ,,ideę afrykanizmu” (,,murzyńskości””). Do- 
konano tu próby powiązania problematyki obrony tej rasy przez Czarnych Amerykanów, zawartej 
w pismach Fryderyka Douglasa, W. E. B. Duboisa, Aleksandra Crummella i in., z ich angielsko- 
języcznymi odpowiednikami w XIX stuleciu, takimi jak Jarnes Johnson, John Payne Jackson, 
Mensah Sabah oraz szczególnie Edward Wilmot Blyden. Owe związki z ideami afrykanizmu 
zostały mocno uwydatnione w rozważaniach nad koncepcjami Blaise'a Diagne, Leopolda Senghora, 
Aimće Cesaire'a i Leona Damasa. 

Obecne studium porównawcze dotyczące idei afrykanizmu prowadzi do wniosku, iż afrykańskie 
(murzyńskie) koncepcje Blydena, z uwagi na to, że narodziły się na ziemi afrykańskiej i tam nasy- 
ciły się macierzystymi sokami, odznaczają się wysoką autentycznością, konieczną dla wzmocnienia 
samoświadomości tamtego człowieka. Inaczej ma się sprawa z ideami afrykańskości ukształtowa- 
nymi poza obszarem Afryki; są one wytworem elity intelektualnej poszukującej korzeni swej 
tożsamości, tej grupy, dla której realne związki z Afryką są potrzebą jedynie cząstkową. 

Przełożył fan Trzynadlowski 


