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le sacré 
dans le cinéma 
nég roœaf ric'á i n 

HAQUE jour, Bcrivait Andre Bazin, des dizai- 
(( C nes de millions d'hommes penetrent dans 
l'une des cent mille salles obscures où se celebrent 
les rites de cette nouvelle religion des ombres D. I I  
posait par Ih mbme la question du sacre au cin6ma 
et traçait deux pistes qui, selon lui, permettaient de 
l'explorer : ombres et masses. 

D'où naît ce Sacre vehicuk par le film 7 Le 
groupe social prend conscience de lui-mbme au 
cours d'une reunion où il vit des Bmotions intenses. 
Nous sommes tout pres de la naissance des cultes 
tot6miques telle que la conçoit, probablement h 
tort, Durkheim. II reste que cette ame collective, ce 
(( mana )) est present devant les iinages du Sep- 
tieme Sceau comme dans les fbtes australiennes. 

II faut ajouter que, ind6pendamment de la qua- 
lit6 du film, le cinema saisit le temps, empbche sa 
fuite. Un film africain le montre de façon si Bmou- 
vante qu'elle en est presque insoutenable. A la fin 
de Lettre paysanne, Safi Faye presente en gros plan 
le visage de l'un de ses figurants, son grand-pere, 
dit-elle, mort juste $pr&s le tournage. Cette (( d6di- 
cace P, cette evocation de I'ancbtre dbfunt, retenu 
dans le monde par la photographie, fait p6n6trer 
dans la salle le souffle de l'au-delh. 

La rZaiit6 des ombres ou des images pose d'ail- 
leurs des p rob lhes  bien ant6rieurs au septieme 
art. Deja le Pentateuque, puis le Coran prohibent 
formellement la repr6sentation de la- fiqure hu- 
maine. Le magicien'dessine ladlhouette des &tres 
afin de les asservir. Les iconoclastes byzantins 
pensaient que les images des saints detournaient 
de la divinité et suscitaient I'idol&rie. De nos jours, 
encore, parmi les petites gens, en Afrique, on dit les 
photographes dangereux parce qu'ils saisissent 
l'âme des personnages qu'ils photographient et  
l'exportent pour s'en servir. On retrouve, dans cette 
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Le Sang des parias de Mamadou Kola Djim (Haute-Volta . 
1972). 

opinion, plusieurs croyances bien connues des 
ethnographes : la croyance en une bme pupillaire, 
cette petite image que l'on voip dans la pupille, la 
croyance au ((zombi )) ce mort vivant ressuscite et 
utilise par le sorcier. 

On met souvent l'accent, en Europe, sur le culte 
des vedettes, de ces personnages sur qui se projet- 
tent tant de dbsirs, se cristallisent tant de rbves, qui 
incarnent toute une fraction de I'humani6. Le cine- 
phile africain peut btre un ((fan )) de Gary Cooper, 
mais le cinema africain, qui emploie des acteurs 
amateurs, dencourage guere la (( vedettisation B. 
Cette aspect du sacr6 lui est donc etranger. 

1. TBmoignage du cinema africain 
sur les (( Valeurs sacrees J) : 

Dans leurs films, les auteurs negro-africains evo- 
quent un certain nombre de valeurs ou d'institu- 
tions que nous estimons sacr6es. Mais rien ne 
prouve, A premiere vue, que ce qui est sacre aux 
yeux dune certaine civilisation doive n6cessaire- 
ment I'btre pour toutes les autres. II y a des conver- 
gences r6v6latrices et aussi des divergences qyi 
meritent r6flexion. 

La notion de sacré se trouve like, presque auto- 
matiquement, A celle de divin ou de religieux. Dans 
le cinéma africain la religion est souvent prbsente, 
mais l'Islam est souvent critique - une proportion 
relativement forte de cineastes vient de pays mu- 
sulmans -. Dans Le Wauou polygame. le Nigérien 
Oumarou Ganda fait porter sa critique sur un pieux 
musulman qui a fait le pelerinage h la Mecque. Ses 
bonnes paroles ne I'empbchent pas d'utiliser sa ri- 
chesse, relative, pour Bpouser contre son grh une 
fille qui en aime un autre. Apres tout, ce n'&ait pas 
rbprehensible selon les usages traditionnels. Afin 
de concilier morale, progres e t d i t i o n ,  le pere de 
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Les rites magiques traditionnels : Emitaï de Ousmane  S e m b e n e  (SBnBgal-I 971). 

exploiter les enfants qui leur sont confiés. Dans 
Njangaan, Sembene dénonce e t  ridiculise la reli- 
gion conformiste des babouches alignees B I'entree 

I des mosquées, des paysans ranges derrière le chef 

de la crainte devant ces rites obscurs. Sembene, 
toujours lui, les rejette nettement. A propos 
d'Emitaï, il a d6clar6 avoir voulu denoncer le raie 
((d'opium du peuple D de ces religions, tout en met- 
tant en scdne une apparition au creux d'un arbre. 

Les pouvoirs extraordinaires de certains rites 
sont pourtant 6voqu6s. Realite ou Kodou pr6sen- 
tent d'int6ressantes sequences où des gufrisseurs 
delivrent des possedes en fixant dans un autel les 
esprits qui les tourmenteht... Sembene dans Xala 
montre des magiciens tentant de liberer un homme 
d'un sortildge qui le rend impuissant ; ils sont pr6- 
sentes comme inefficaces devant un sortilege trop 
puissant pour eux, mais non pas comme des char- 
latans. Un trucage permet mbme 8 l'un d'eux de 
faire descendre des objets du ciel. 

II serait vain de distinguer, parmi les cineastes, 
ceux qui croient B la magie et ceux qui n'y croient 
pas. II est exceptionnel que dans l'ensemble d'une 
œuvre on trouve un rejet constant de la magie. Si 
en 1 97 1 T.Aw dans Pour ceux qui savent denonce 
les charlatans, devins et magiciens, en 1969, dans 
Realit6 il montrait I'efficacitb des rituels de posses- 
sion. Traore Johnson est ironique vis B vis des ma- 
rabouts qui appdtent leurs clients avec leurs visites 
au septième ciel (Lambaaye). Oumarou Ganda dans 
Saïtane Btudie les proct5des psychologiques d'un 
magicien, ses procedes de conjuration, ses char- 
mes. II les reprouve, mais les juge-t-il inefficaces ? 

Magiciens et sorciers sont en general presentes 
avec un certain respect. Est-ce en raison de leurs 
pouvoirs ou, plus subtilement, en raison de leur 
connaissance de la (( science des ancêtres )) ? Des 
Africains, en effet, désireux de marquer leur origi- 
nalit6 culturelle et  jaloux de la ((science euro- 
peenne )) font profession de croire en I'efficacit6 
des procédes magiques ((traditionnels )). 
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La tradition, en effet, est au cœur des pr6occu- 
pations des cin6astes. Ils cherchent leur identite 
africaine A travers elle. Quelle tradition et  quelle 
identite ? Recherche d'une identit6 culturelle et  col- 
lective plut& que recherche d'une identite psycho- 
logique et individuelle. Le film du Gabonais P.M. 

I Ndong, intitule justement Identit6 fournit un bon 
exemple. Le heros fait le tour des doctrines politi- 
ques ou Bconomiques avant de se faire initier A 
I'iboga D. En fait cette drogue hallucinatoire procure 
des rêves interpr6tbs comme un voyage dans I'au- 
dela. Mais comment le rdve assurerait-il la perma- 
nence des valeurs culturelles collectives 7 La d6fini- 
tion des traditions n'est pas satisfaisante non plus : 
rejeter I'kconomie moderne, basbe sur les echan- 
ges, pour revenir au monde des ancêtres, comme le 
preconise Safi Faye dans Lettre paysanne n'est pas 
une solution pour des pays dont la population 
double A chaque g6nbration. Respecter les (( gris 
gris )) ou les talismans reste superstition vulgaire si 
l'on ne comprend pas la signification des rites, les 
valeurs profondes qu'ils peuvent rec6ler ... 

II n'est pas rare que le masque symbolise ces 
traditions et son arriv6e marque patfois, comme 
nous le verrons, une affluence du sacr6. A travers 
lui, le cinema africain evoque l'art, valeur que beau- 
coup d'occidentaux peuvent considerer comme sa- 
cree. Les films d'Art Blabor6s par des auteurs afri- 
cains sont rares (Delou Thyossanne est une co- 
production où les efforts d'animation sont souvent 
st6r6otyp6s). Un autre a pour heros un sculpteur 
(Les tam-tams se sont tus). Un film a pour sujet 
l'artiste e t  sa vie difficile (Mouna). Rien de tout cela 
n'a quoi que ce soit A voir avec ((l'art nhgre )) du 
Musee imaginaire. II s'agit toujours d'un art pour 
touristes, art daerodrome, dont le but est de d6co- 
rer d'être monnay6 ... et les pièces qui nous sont 
montrees sont en g6neral d'une banalit6 affli- 
geante. Mis A part le prestige du mot ((art)), il ne 
peut y avoir quoi que ce soit de sacre 18-dedans. 
Nous sommes en presence d'une deformation ab- 
solue des valeurs, d'un mensonge total. 

La Famille, on le sait, est au cœur des pr6occu- 
pations des Africains. Voit-on naître A son propos, 
des bandes où transparaisse la notion de sacre 7 
Un film congolais, Rançon d'une alliance, brosse une 
large fresque familiale. Mais ce sera, en fait, I'his- 
toire d'une serie d6checs : adulthre, et fuite de la 
femme, vendetta ratee, r6v6lation du fils A son 
phre, par la femme au moment où les guerriers de 
celui-ci la tuent. 

Divers autres films se proposent de faire r6fl6- 
chir les spectateurs sur la vie de famille (Diegebi, 
Dianka bi) mais on est surpris de constater que les 
familles ainsi decrites ne sont pas tellement diff6- 
rentes des familles occidentales : elles n'ont de pa- 
triarcal que le nom. Père, mère, enfants, nous 
sommes loin des ((familles étendues )) des (( mes- 
nies)), oÙ se rassemble un clan. Lorsqu'un groupe 
aussi large nous est montre (Abussuan) on voit 
aussitat poindre les rivalites des diverses branches, 
ou bien le maintien des traditions de castes aboutit 

La mystérieuse apparition de la fille des eaux dans Sur la dune 
de la solitude de Timite Bassori (Cate d'ivoire). 

comme dans Le sang des parias A de sanglants d6- 
nouements. 

La Fraternité humaine ou, plus modestement, la 
solidarite dans la tribu, la classe ou la nation, vont- 
elles susciter des œuvres ((inspir6es))? II ne 
semble pas. La tribu est considerbe avec mefiance 
par une intelligentsia qui rejette avec violence le tri- 
balisme. La nation elle-meme n'est pas un absolu 
puisque la plupart des intellectuels revendiquent 
plutat une immense fraternit6 raciale. Ces ideolo- 
gies n'ont donc guhre de chances de vehiculer des 
valeurs sacrees. Quant A la fraternit6 humaine ou 
raciale, elle reste trop Bloignee des réalités quoti- 
diennes pour engendrer des œuvres d'art. 

Fait etrange par contre, folie, hallucination, psy- 
chanalyse, constituent le noyau de films entiers et  
permettent, A bon compte de realiser une appari- 
tion. Mais dans La femme au couteau des passages 
constants du présent au passe, l'histoire d'un 
halluciné de l'asile psychiatrique inseree dans 
l'histoire personnelle du conteur, donnent A eux 
seuls une profondeur mysterieuse au recit. Film 
sophistiqué d'un ancien de l'IDHEC dira-t-on : Oui, 
mais les nouvelles de Timite Bassori témoignent 
bien de la même personnalit6 tourmentée. Sur la 
dune de la solitude du même auteur, par la qualité 
de certains cadrages, temoigne aussi d'un depouil- 
lement parfaitement adapté A l'approche du sacre : 
dans les dunes, près d'Abidjan, A la tombee de la 
nuit, un jeune garcon rencontre une fille qui lui 
rappelle la légende de la fille des eaux, la 
(( Mammy-Wata )) (l'amant choisi par ce genie 
femelle sera protégé et favorise par toutes les 
chances, mais, en cas d'infidélit6, i l  sera sacrifie 
sans pitié). Après une nuit passée sur la plage au 
pied d'un arbre mort superbement surrealiste, le 
garcon se réveille seul et rentre chez lui. Un de ses 
amis l'avise $un décès dans une famille amie. Ils y 
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vont et le héros constate avec effroi que la jeune 
morte n'est autre que sa mattresse d'un soir. Suivi 
de ses amis, il retourne aupres de l'autre mutilé. 

Dans Kodou, I'h6roïne de Babacar Samb devient 
folle pour avoir rompu un interdit: ayant com- 
mence B se faire tatouer les gencives, elle a fui 
avait la fin de I'op6ration. Possedke par un genie, 
elle reste prostree et  muette. L'hôpital ne pourra la 
pas la guerir, mais le feticheur saura fixer le genie 
dans un autel e t  Kodou, B son tour deviendra gu6- 
risseuse. Le film presente trois rêves de la patiente 
et le spectateur a 'l'impression d'atteindre la zone 
mysterieuse de I'être. 

La mort, l'amour donnent aux cinemas des civili- 
sations industrielles l'occasion d'atteindre des the- 
mes sacres. Cela semble plus rare dans le cinema 
negro-africain ... L'amour est toujours exprime de 
façon assez conventionnelle, avec beaucoup de ti- 
midite et de retenue, comme un fai t  sociologique 
plutôt que comme un feu devorant. La mort passe 
souvent inaperçue. Vingt films I'kvoquent pourtant, 
mais même lorsqu'elle est presente sur I'bcran, elle 
ne fait pas figure de vedette. I l  faut excepter pour- 
tant la mort du sorcier de Saïtane qui se suicide en 
se precipitant du haut d'une falaise. Dans La rançon 
d'une alliance, deux scenes de funerailles restent 
dans la memoire du spectateur : l'une où un vieux 
patriarche, venu sur la tombe de son Bpouse, l'avise 
qu'il va celebrer le mariage de son neveu : l'autre 
où les assistants sont photographies en contre- 
plongee autour du trou dans lequel on ensevelit le 
pere. Dans La dune de la solitude la mort est bien 
19, l'amour aussi, mais l'impression de sacre ne leur 
est pas li6e : elle vient du mystere de l'apparition. 

2. La technique et le Sacr6. 

Aussi apres avoir pass6 en revue un certain 
nombre il de themes qui peuvent &re consideres 
comme lies B I'idee de sacre, nous n'avons guere la 
certitude d'avoir dkcouvert cette valeur suprême. 

Une apparition vient consoler le pauvre fou de La Femme au ) 
couteau (Côte d'Ivoire). 

Tandis qu'il nous a semble que l'emploi de certai- 
nes techniques la suggerait et supposait, chez le 
kalisateur, une intention Bvidente de sortir du ca- 
dre du r6cit ordinaire pour aborder un autre regis- 
tre. 

Un premier procede est employe dans Pour ceux 
qui savent, où l'on voit un personnage symbolisant 
la justice immanente apparaître et noter les mau- 
vaises actions du marabout-escroc. Fait singulier, 
cette conscience morale est representee sous les 
traits d'un juge revêtu d'une toge, B la maniere des 
magistrats occidentaux ; il arrive de la mer, B bord 
d'une pirogue et enregistre sur des tablettes, en ca- 
racteres mystkrieux, le mal qui est commis. 

Dans la plupart des cas, c'esr B travers la bande 
son que l'on decele I'intensitk de 1'8mation, noyau 
même de ce que l'auteur veut communiquer. C'est 
souvent une voix off qui marque le passage et 
donne l'impression d'un contact avec le sacre : hors 
du jeu represente sur I'kcran, elle commente I'ac- 
tion. L'auteur prend ainsi de la distance par rapport 
B ses personnages et se conduit en Dieu tout puis- 
sant, juge de ses creatures. C'est ainsi que dans 
Niaye le griot du village raconte ce qui se passe et 
denonce les crimes cach6s. Traditionnellement, le 
griot, ménestrel et généalogiste, vit de ses flatte- 
ries, mais il est habitue d observer la vie des 
groupes e t  B provoquer les reactions des assem- 
blées. Mépris&, il ne peut prétendre B un rôle de 
leader, mais il aide la collectivité B prendre 
conscience de ses tensions internes. A travers lui 
s'expriment donc la conscience collective et son 
acte acquiert de ce fait un sens sacre, malgré 
l'indignité de l'acteur. 

A la fin du Mandat Sembene Ousmane emploie 
un autre procedk. Pour montrer son dksarroi, il ac- 
compagne les dernieres images de son film d'un 
tonnerre de bruits, tandis qu'une voix off proclame : 
((Nous changerons tout ça D. Ici ce n'est plus un 
griot mais le (( peuple )) lui-même qui prononce des 
paroles desperance messianique en la victoire fu- 
ture des humbles. Dans Niaye le griot proclamait 
qu'entre l'homme et Allah il choisissait Allah et 
qu'entre la verit6 et Allah il choisissait la v6rit6. 
Dans Le mandat la voix du peuple prophetise des 
changements. C'est cette Vérite et  cette Justice 
qui incarnent, pour l'auteur, la totalite du Sacre. 

Comment expliquer ce recours si frequent 51 la 
voix off ? On peut se rappeler que le personnage du 
griot marque la culture ouest africaine. On peut 
souligner le desir des auteurs de faire œuvre de 
moralistes. Peut-être faudrait-il aussi se souvenir 
qu'un certain nombre de cineastes ont fa i t  leurs 
premieres armes dans des services d'informations 
oÙ la photo vient illustrer le commentaire d'un 
speaker et que d'autres ont commence par faire 
des films ethnographiques où le texte est souvent 
dit en marge des images. 

L'auteur africain ne craint pas d'gtre moralisa- 
teur, de se mettre, face B la masse des spectateurs, 
dans la situation de celui qui sait. Les societes afri- 
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caines sont en effet hiérarchisees et ritualistes. Cha- 
cun y a un rale B tenir et ne peut se refugier dans 
l'indifférence. Rôle et hierarchie sont d'ailleurs 
complexes : ce n'est pas parce qu'il parle en public 
qu'un homme dispose d'un pouvoir : les griots sont 
gens de basse caste. Ritualistes, les Africains ap- 
précient gestes et discours solennels, même au mi- 
lieu de groupes reduits et  dans des circonstances 
où le serieux n'est guere indispensable. 

D'ailleurs les cineastes, comme tous les intellec- 
tuels africains, ont une conscience aiguë de leurs 
devoirs vis B vis de leurs compatriotes. Aussi une 
attitude quelque peu predicante n'est pas pour les 
gêner. Dans ces perspectives, la voix off se justifie 
bien. 

C'est une utilisation plus elaborée du son qui va 
permettre d'atteindre avec une force accrue la 
sensibilité de l'auditeur. Ce sont les gemissements 
du vent qui accompagnent dans Pour ceux qui sa- 
vent la decouverte de la dupe jouee par son mara- 
bout : celui-ci a reçu des billets qu'il devait multi- 
plier par ses sortileges et  il remet B sa victime une 
lourde valise qui s'avere pleine de vieux journaux 
lorsque le (( client )) l'ouvre sur une falaise battue 
par le vent. Le vent encore accompagne la voix qui 
annonce B Sanan I'omnipresence des morts dont il 
a renie la tradition. Med Hondo lui, manie le rythme 
du bruitage pour donner par I'acc6lere l'impression 
d'un delire sacré montant de la conscience du sujet. 

L'opposition entre musique classique euro- 
peenne e t  musique africaine est parfois utilisee 
pour signaler une rupture de continuité dans le film. 

. Certains auteurs emploient des techniques vi- 
suelles pour rendre le spectateur sensible B I'entrbe 
dans un monde nouveau : ralenti et surexposition. 
D'une façon generale les trucages sont assez rares 
dans le cinéma africain pour que leur presence soit 
ressentie comme significative. 

Dans Amanib un ralenti montre des amoureux 
courant; il semblent planer entre les troncs des 
palmiers. Le choix dune palmeraie, aux arbres sem- 
blables e t  plantes réguli&rement en quinconce, peut 
sembler étrange, Bvoquant une espece de bonheur 
utopique, industrialise en quelque sorte. Mais, la 
grdce des mouvements ralentis transporte dans un 
Eden le spectateur étonné. A côté de ce souvenir 
amoureux, Badou Boy fournit une autre image plus 
enigmatique. Sous pretexte de nous faire vivre la 
poursuite d'un petit voleur par une grosse brute de 
gendarme le film nous promene B travers Dakar. A 
plusieurs reprises, comme une sorte de refrain, ap- 
paraît l'image du mastodonte &rasant, contre un 
grillage, le malheureux gavroche. Ralenti, deforma- 
tion de la contreplongee expriment et communi- 
quent la puissance de l'image. Elle nous introduit 
dans un monde secret, dans la conscience des pro- 
tagonistes. L'image n'est pas seulement celle dune 
bagarre, d'une violence quelconque. L'ecrasement 
ineluctable du joyeux voyou par le mechant repre- 
sentant de l'ordre Btabli a l'allure d'un rituel. L'Bcar- 
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telement y evoque quelque violence sexuelle : il y a 
18 un symbole qui meriterait le scalpel du psycha- 
nalyste. 

Saïtane offre dans ses dernieres images un ra- 
lenti remarquable : le heros, magicien nefaste, s'est 
rendu ridicule : il se suicide en se precipitant du 
haut dune falaise dans le fleuve. Une contreplon- 
gee le saisit en l'air, l'immobilisant dans sa chute. 

Un autre procede marque certainement I'acces B 
un autre monde : la sur ou sous exposition. Dans 
Identit6 un plan surexpose compose B la fois un re- 
tour au passé et une représentation subjective : le 
héros revoit son interlocuteur lui tenant des propos 
marques par la genereuse pureté de la jeunesse. 
Dans Kodou des images sous-exposées décrivent 
les cauchemars de I'heroïne devenue folle. Ici en- 
core I'entree dans le monde psychique, interieur, se 
trouve ainsi sacralis6e. Le choix de la surexposition 
est habile, les personnages perdant leurs details 
deviennent de simples silhouettes : Kodou maltrai- 
tee par les serviteurs du (( cavalier )), Kodou captu- 
rant et humiliant des hommes, Kodou sauvée par 
un homme de la noyade. C'est probablement l'in- 
cursion dans le rdve et l'inconscient plutat que le 
contenu un peu sexiste de ces songes qui se trouve 
magnifiee. 

Certaines images presentent des symboles qui 
peuvent évoquer le sacre : soleil couchant et hautes 
branches d'un arbre atteints par un panoramique 
ascendant. L'arbre, c'est le plus souvent un baobab 
ou un fromager. Leur silhouettes ne sont pas sans 
se ressembler un peu, encore que le fromager, ou 
kapokier, soit plus haut et  moins monstrueux de 
tronc que le baobab. II n'est pas impossible que ces 
essences aient en elles-mêmes un caractere sacre. 
C'est dans le tronc creux du baobab que l'on in- 
hume les griots, dont le cadavre souillerait la terre. 
Quant au Kapolier, il apparaît dans les mythes rap- 
portés par les ethnologues, comme une échelle re- 
liant le ciel B la terre. Quant au soleil rouge qui de- 
cline B l'horizon, c'est un symbole dont toutes les 
cultures se sont servi. Mais dans le cinema negro- 
africain, cette image apparaît en guise de signe de 
ponctuation plutat qu'en tant qu'vocation du sacre. 

Si dans tous ces exemples, le mouvement de la 
caméra peut avoir son rale propre, comme le geste 
d'un danseur, dans d'autres c'est l'objet photogra- 
phié qui est porteur de sens. D'une façon generale, 
la a Nature )) avec ses montagnes, sa vie vegetale 
ou animale, ne semble guere avoir valeur de sym- 
bole. En fait elle est rarement photographibe. L'Eau 
fait cependant exception. La mer avec les derniers 
frémissements des vagues sur la plage accom- 
pagne des orientations nouvelles : le heros d'lden- 
tit6 s'y mire en reculant apres son initiation. Celui 
de Sous le signe du Vaudou se decide au cours 
dune promenade dans la marée montante B rega- 
gner son village. La fille-m6re de Niaye suit la plage 
apres avoir décide de ne pas abandonner son en- 
fant dans son voyage vers Dakar. Kodou y est gu6- 
rie de sa folie et inser6e dans un rale nouveau... 
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L'estuaire du Wouri fournit A Muna moto quel- 
ques très belles images de piroguiers et de vastes 
paysages. Mais c'est aussi tout près du fleuve, fians 
ces creux provoques par les courants et marees des 
hautes eaux que I'h&oïne se donne et se fai t  faire 
un enfant, espbrant ainsi se lier A son amoureux. 
Etrange tableau d'un sol troue de depressions 
comme le cours assbche d'une rivi8re. ceau en- 
core, une source où l'on vient puiser et se baigner, 
va voir se nouer les amours toutes passagères du 
heros d'ldentit6 comme la plage et le ski nautique 
avaient et6 les temoins de ses amours sophistiques 
avec une jeune 'europeenne. Ni les psychanalystes, 
ni le psychologues ne s'&tonneront de voir l'eau liee 
A la sexualite e t  B la fecondite. Les moralistes s'en 
Btonneront pourtant. II y a quasi partout en Afrique 
Noire, un interdit sur les relations sexuelles en de- 
hors des maisons des hommes. La nature, la terre 
plus ou moins divinisbe, en seraient souill6es. 

L'activite sexuelle est parfaitement acceptbe - 
sans grande sublimation - car elle assure la fbcon- 
dite, valeur suprême dans la civilisation negro: 
africaine. Mais même 18 où la liberte des mœurs est 
très grande, accomplir l'acte sexuel en brousse 
passe pour criminel. Pourtant le cinema nous 
montre ce crime : Les tams-tams se sont tus, Saï- 
tane. 

Des cineastes se servent parfois de masques 
pour symboliser le sacre, comme en tbmoigne ce 
court metrage zaïrois : Moceka. I I  nous raconte 
l'histoire d'une jeune Btudiante africaine en Europe 
qui a reçu de son grand-père un masque. Au lieu de 
le garder accroche au mur, elle le vend pour acheter 
des fanfreluches, reniant ainsi son authenticitb. 
L'anecdote est, bien entendu, invraisemblable, et 
révèle une interesante penetration de la mentalite 
chrétienne. Aucun traditionnaliste africain ne con- 
fiera un masque B un non-initie, sauf pour le ven- 
dre. Un crucifix fixe au mur a une valeur religieuse 
d'évocation du Christ, un r6le de proclamation de 
foi. Au contraire un masque expos6 est devenu un 
objet d'art ; s'il n'est pas anime, s'il n'est pas porte 
il n'a plus de sens religieux. Bien des masques, 
d'ailleurs, accessoires de danse ou croquemitaines 
pour faire peur aux femmes, n'ont jamais eu un tel 
sens. Du reste, en general, mdme les danses les 
plus graves, le masque n'est pas l'incarnation des 
Esprits, les plus puissants : il incarne parfois les an- 
cêtres, jamais la divinite. 

Les masques sont utilises parfois de façon bien 
invraisemblable. Dans Mal film senbgalais de P.S. 
Vieyra, un jeune pgcheur songe ê acheter un mo- 
teur hors-bord. l l  demande conseil et sa mere le 
renvoir aux anciens. Sur le bord du fleuve, quelques 
hommes, un bäobab, des tambours, des masques 
composent un decor sense Bvoquer les anciennes 
coutumes, I'autorite des traditions. La camera va 
sans cesse des tambours aux masques et B l'arbre. 
II va sans dire que en pays musulman les sculptures 
de masques sont rarissimes et que d'ailleurs les 
masques n'ont jamais et6 un ovjet sacre en soi, en 
dehors du moment oÙ ils sont portes pour un defile 
ou une danse. La scène sort donc toute entière de 

I'imaginatikn de l'auteur qui a pense trouver 18 des 
symboles de la tradition sacree. 

L'auteur de Boubou-Cravate utilise Bgalement 
des masques de façon frappante et tout aussi injus- 
tifiee aux yeux de l'ethnologue. Pour conclure son 
film, i l  montre un fonctionnaire assez europeanise 
et sa femme. Leur somestique veut les faire revenir 
dans le droit chemin des traditions. I I  entre proces- 
sionnellement au salon, masque et  accompagne de 
musiciens. I I  danse autour du couple, tend le 
masque B travers lequel l'homme regarde son 
Bpouse, le brandit au dessus de leurs têtes, comme 
s'il leur omposait les mains ... L'objet et les mouve- 
ments de camera qui l'accompagnent font bien res- 
sortir l'importance des gestes representbs. II va 
sans dire que jamais un masque ne pourrait être 
utilise de cette façon. Dans la tradition le masque 
est sacre dans la mesure où il apparaît au cours de 
cbremonies sacrees et où il danse sur des rythmes 
appropries, incarnant des esprits, des ancêtres. 
L'objet en lui-meme n'est, selon l'ethnologie, qu'un 
awessoire liturgique. II est interessant de le voir 
utilise ici A la fois comme un symbole et  comme 
une vdie d'accès vers le Sacrb. Quel sacre ? Non 
pas un Dieu personnel comme celui du Coran ou de 
la Bible. Non pas un ou des ancêtres. Non pas une 
force naturelle quelque peu panthbiste. I I  s'agit ici 
de valeurs culturelles: ce qui est sacre et repre- 
sente par le masque, selon D. Kamwa, P.S. Vieyra, 
ou Kwami Mambu Zinga, c'est la civilisation afri- 
caine negritude ou authepticite comme on voudra 
l'appeler. 

U terme de cette recherche sur le Sacre dans A le cinema africain, deux methodes s'opposent 
donc. On peut partir de classifications prkconçues, 
et ayant defini comme sacrees un certain nombre 
de valeurs ou d'institutions relever ce que les Afri- 
cains en pensent. De toutes manières, le temoi- 
gnage de cineastes sur la religion la magie, l'art, 
l'amour, la folie ou la mort n'est pas indifferent. 

Mais une autre demarche est probablement 
mieux adaptee au sujet : relever dans les films ce 
qui marque l'intrusion d'une certaine emotion. Ici la 
technique peut-être d'un grand secours. Lorsque 
image ou son cessent dêtre le fruit d'une routine, 
on peut penser qu'un souffle est sous-jacent. La 
présence mdme de la simple voix off montre la vo- 
lonté de l'auteur de souligner un passage. Des brui- 
tages, des ralentis, des changements dans I'Bclai- 
rage, l'insertion de certains symboles manifestent 
une (( presence D. Etrangement, ce n'est pas en pre- 
sence des choses que nous penserions empreintes 
de sacre que se fait cette reaction. C'est le plus 
souvent lorsque sont evoquees la culture tradition- 
nelle, I'évolution necessaire. Tout ce qui, en un mot, 
tourne autour de I'id6e de Negritude. Dans quelle 
mesure, d'ailleurs, les masses rurales sont-elles 
sensibles B un tel ((sacre D ? II est certain que reli- 
gion, famille, nation contiennent encore pour les 
humbles une plus forte charge de sacre. Mais chez 
les intellectuels une grande part de la sensibilite 
s'&meut autour des ideaux de Race, de Progrès, 
d'originalit8 culturelle. 
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