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Résumé 

Témoignage  d’un  ancien  élève  souli‐

gnant  l’importance de  la pédagogie de 

Bernard  Zadi  Zaourou  qu’il  cherche  à 

mettre à profit et à honorer dans son ac‐

tivité actuelle d’enseignant.  

 

Mots clés 

Relation Maître‐Disciple 

 

  Abstract 

Acknowledgment of an alumnus un‐

derlining the importance of the peda‐

gogy  of  Bernard  Zadi  Zaourou  that 

he tries to apply and to honour in his 

teacher’s current activity. 

 

Keywords 
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Le penseur  et musicien Zadi, puisant dans  la pensée  africaine, no‐

tamment celle de son groupe ethnique de provenance, autrement dit 

l’ethnie bété, retrouva cette esthétique: le didiga , désigné avec la pé‐

riphrase de l’esthétique de l’Impensable.  

Zadi,  expose  cet  art  qui  est  aussi  philosophie  en  tenant  entre  les 

mains l’arc musical dodo, semblable à l’arme de son héros, le chasseur 

Djergbeugbeu. 

Pensons à Zadi comme s’il était Orphée, le personnage mythologi‐

que, virtuose de  la  lyre,  instrument à  corde,  comme on  le  sait,  ins‐

trument pareil au dodo. 

Orphée qui va à  la recherche d’Eurydice dans  l’Hadès, c’est Zadi 

qui va chercher l’Impensable au cœur de la pensée bété.  

Comment  effectuer  la  quête  de  l’Impensable?  Comment  penser 

l’Impensable, puisque l’Impensable veut par définition se proclamer 

comme  la chose qui ne peut être pensée? La chose que  l’homme ne 
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peut être capable de penser. L’homme qui pense donc qui est. Dixit 

Descartes.  

Et pourtant! 

Et pourtant,  je voudrais raconter mon expérience de  l’Impensable 

en partant du  thème de  la  femme en Afrique qui est  le  thème de  la 

manifestation «Altro Cioccolato 2012», où mon pays, la Côte d’Ivoire 

est l’invitée de marque.  

Je voudrais parler de  la  femme en Afrique, cʹest‐à‐dire,  la  femme 

selon la vieille pensée de l’homme Africain, la femme en Afrique qui 

n’est pas  forcément aujourd’hui, cela va sans dire,  la  femme qui vit 

en Afrique. 

En Afrique, dans  la vieille conception, on appelle “femme”,  l’être 

sur  lequel une autre personne  se  couche: on  est  femme de par  son 

sexe, certe! mais on est   “femme” surtout quand on se fait “chevau‐

cher” par un homme, quand on est dans la position de l’être dominé. 

Si  vous  entendez  un  Ivoirien  dire:  «Je  te  mettrai  en  bas  de  moi 

comme si tu étais ma femme», sachez qu’il prétend qu’il aura le des‐

sus sur vous, dans un combat singulier. En effet, dans les combats de 

lutte traditionnelle, le vainqueur se donne le plaisir de s’aplatir sur le 

perdant, celui à qui il vient de faire mordre la poussière, pour esquis‐

ser  les contorsions que  l’homme est sensé accomplir dans une  rela‐

tion charnelle: le perdant est considéré dès lors comme une «femme». 

In nouhèmou gnronka, ou «je fais de toi ma femme», dira‐il en ce mo‐

ment‐là.  

Cette  façon de  faire,  entre deux  individus, peut  être projetée  sur 

des tribus, des nations, des cultures.  

Ainsi,  après  avoir perdu  la deuxième  grande  guerre,  le discours 

africain dirait  à propos de  l’Allemagne nazi, que  les nations victo‐

rieuses qui se réunirent à  la conférence de Dumbarton Oaks, en ont 

fait  leur  “femme”. On verra plus  tard dans  les  faits, Berlin divisée 

comme un gâteau, Berlin occupée, à l’image des continents devenus 

“femme” de  l’Europe, parce que “découverts”,  ils seront “conquis”, 

“colonisés” “aliénés”, “humiliés” par l’Europe. 

Et oui, comme la femme qui, en Afrique est niée, doit parler la lan‐

gue de  son homme, doit penser  comme pense  son homme, avec  sa 

progéniture qui ne vient au monde que pour servir les besoins de son 

homme.  
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La femme, dans  la tête de  l’Africain, est femme, comme  l’Afrique 

est femme, dans la tête de l’Europe. 

L’Impensable  c’est  que  dans  cette  relation  les  données  un  jour 

puissent  changer.  Comment  imaginer  l’Europe  “en  bas  de 

l’Afrique”? Impensable! 

Et  pourtant  l’Impensable  doit  être  pensée.  L’Impensable  doit  se 

transformer pour devenir réalité. 

Et  il devient  forcément  réalité quand,  les  femmes‐femmes ou,  les 

hommes devenus femmes à cause de leur défaite du moment, pren‐

nent conscience “qu’on ne naît pas femme mais on le devient”.  

A  ce propos,  quelqu’un  aurait‐il  jamais  cru  qu’un  immigré  ivoi‐

rien, africain, fils d’hommes femmes de l’Europe colonisatrice, se re‐

trouverait‐il enseignant dans une École Européenne? 

Moi, non! 

Cependant cela est advenu.  Il est advenu qu’un  fils de  l’Afrique, 

fils d’un continent  femme, soit en  train “d’enseigner  le  français aux 

petits français de France”, en Italie, un des pays européen où les im‐

migrés  n’ont  pas  encore  droit  de  citoyenneté  dans  certains  profes‐

sions. Et ce fait ramène  l’Impensable à une réalité qui peut être vue.  

Cela est advenu ici, à Parme. Et les nouvelles sont bonnes: chaque 

jour en Europe, les fils des anciennes femmes de l’Europe traduisent 

l’Impensable dans leurs actes en démontrant leurs valeurs dans bien 

de domaines de la vie. 

Voici donc. L’Impensable de Zadi. Une invite à sortir des cages où, 

pour des raisons qui lui sont propres, un tiers veut m’enfermer. Pen‐

ser l’impensable, c’est faire voler en éclats comme un verre de verre, 

tout lieu qui nous embrigade. 

Penser  l’Impensable,  c’est me  libérer  des  chaînes  de  l’aliénation, 

c’est tenir le timon de ma nef en main et, par là, me faire un chemin, 

même quand  la marée est haute. C’est encore me frayer un passage 

et y  faire  le premier pas. Le premier pas qui précède  toujours une 

longue marche.  

Penser  l’Impensable,  c’est ne pas  s’arrêter au «Tout est dit…» de 

La Bruyère.  

Penser  l’Impensable,  voilà  ce  que  je  crois  avoir  réalisé  (humble‐

ment) pour faire honneur à mon maître. Et je veux porter loin sa pen‐

sée, un peu plus loin selon la force que j’ai. 
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Et propager l’Impensable dont le destin est d’être contaminant. 

Ceci  est  le  témoignage préliminaire que  je voulais  faire avant de 

parler de ce que Zadi m’a dit quand j’étais étudiant. Ce qu’il m’a dit 

et que je mets en pratique, aujourd’hui, dans mon rôle d’enseignant.  

J’ai procédé dans  la première partie du propos qui suit, à une  in‐

vention du personnage de Zadi, avant que je ne l’eusse connu. Avant 

que  je  l’eusse  eu  comme  enseignant. Et  je parie que  ceux qui  l’ont 

connu  avant moi  ne me  donneront  pas  tort.  Et même  si  je  devais 

avoir tort, je dirais comme le disciple de Kaydara: Zadi «est le lointain 

et  le bien proche» à  la  fois, car on croit  le comprendre aisément alors 

qu’il est inépuisable.  

Les propos qui vont suivre, je voudrais que nous les intitulions: 

Zadi m’a dit. (Pour mettre l’emphase sur l’harmonie du sujet et de l’action, 

pour mettre en évidence aussi  l’assonance,  la musicalité que véhicule cette 

phrase.)  

J’aurais pu dire «Zadi m’a  enseigné que…». parce qu’il  s’agit de 

mettre  à  votre  connaissance  le  rapport d’un disciple  (un des nom‐

breux disciples et sûrement le moins connu par Zadi lui‐même), avec 

son Maître. 

On l’appelle “Maître” parce qu’avant tout, Zadi fut un instituteur. 

Un maître d’école primaire. C’est de là qu’il part pour devenir le pro‐

fesseur que tous connaîtront.  

C’est donc dans les années où la Côte d’Ivoire prend son destin de 

nation  libre  en main,  et qu’elle veut donner  aux nouvelles généra‐

tions une emprunte qui soit  le reflet culturel d’elle‐même, que Zadi 

décide d’être un maître. 

Zadi  ,  “maître”,  ou  un  “rôle”  pour  “jouer”  sa  partition  dans 

l’assomption  de  ses  responsabilités  en  tant  qu’homme  de  culture 

africain devant  les nouveaux défis de  l’histoire, voilà où commence 

la  longue marche du  «Maître».  Il  fallait  en  ce  temps‐là, non  seule‐

ment enseigner à compter, lire et écrire, mais il fallait surtout réaliser 

cette “mission” de l’école africaine qui, avec la fin de la colonisation, 

devait consister à amener  les enfants du continent noir, à retrouver 

leur  identité à  travers  le nouvel enseignement des premiers  institu‐

teurs.  Par  exemple,  leur  dire,  (aux  enfants  africains),  que  dans  la 

phrase de type déclaratif et de forme affirmative «Nos ancêtres sont 

les Gaulois.», une phrase prononcée avant  les années 1960,  tous  les 
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matins  à  l’école  primaire  élémentaire  de  Soubré  comme  dans  bien 

d’autres écoles de l’ère coloniale, dire aux enfants que le déterminant 

“nos”, adjectif possessif qui ramène à soi, n’avait aucune valeur sé‐

mantique parce qu’il trahissait l’histoire.  

Il fallait pour cela être conscient comme enseignant que cette pro‐

position  non  seulement  trahissait  l’histoire, mais  agressait  dans  le 

même temps la psychologie d’un peuple, cʹest‐à‐dire son âme. Et, le 

maître ayant conscience de cela, se devait de rétablir la vérité. 

L’instituteur africain devait donc être le “Fer de lance” de l’Afrique 

indépendante, parce que seul  le maître avait  l’opportunité de  trans‐

former cette phrase déclarative, que nous citions, à la forme négative 

par insertion de la locution adverbale “ne pas”, et dire: «Nos ancêtres 

ne  sont  pas  les  Gaulois».  L’instituteur  pouvait  aussi  substituer 

l’adjectif possessif “nos” avec “leurs”: «Leurs ancêtres sont  les Gau‐

lois (pas les nôtres)». Et avec cela, procéder à coups de répétition, ce 

qui  est  la  force  de  la  pédagogie,  au  gommage  dans  les  esprits  de 

l’affirmation dont  l’objectif  était  celui d’aliéner  l’Africain, par  cette 

autre:  «Nos  ancêtres  sont  des  Bété,  des Guéré,  des  Yacoubas,  des 

Baoulé, des Malinké, des Dida, des Gnaboua, des Sénoufos…». Mais 

alors,  il ne  fallait pas s’arrêter à  la seule école primaire, mais semer 

cet enseignement dans la tête des étudiants de l’Université et même 

dans  la  tête de collègues universitaires qui n’avaient pas encore  fait 

leur mue. C’est  ainsi  faisant  que Zadi  “conquiert”  l’appellation de 

“Maître”. 

Et moi, comme de nombreux étudiants Ivoiriens, j’eus le privilège 

d’être un étudiant du Professeur Zadi Zaourou Bernard: le “Maître”. 

Je venais de l’ENS, École Normale Supérieure . Avec une vingtaine 

de compagnons, nous avions été sélectionnés pour suivre le cours de 

Licence  pour  l’enseignement  du  français  à  la  FLASCH(Faculté  de 

Lettres et Sciences Humaines). Cette année‐là, ce qui nous excitait le 

plus,  c’était d’assister  aux  cours de Poésie Africaine du Professeur 

Zadi. C’était aussi, si j’ai bonne mémoire, l’année où il commençait à 

rendre publiques ses recherches sur la stylistique africaine.  

Nous  autres  étudiants  venant  de  l’ENS,  nous  avions  déjà  en  ce 

moment‐là des notions sur  les sciences de  l’éducation. Nous avions 

appris comment tenir un groupe classe; comment disposer les bancs 

pour un meilleur enseignement; quelle  leadership adopter selon  les 
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dynamiques d’un groupe classe: leadership autoritaire ou leadership 

démocratique. Nous savions cela. Mais voir Zadi enseigner, entendre 

Zadi qui enseigne, réduisait toutes ces théoriques à ce qu’elles sont: 

des  théories, une plante sans sève. Zadi nous donna une autre con‐

ception de l’enseignement. 

Enseigner avec Zadi, c’était amener le cœur de l’apprenant à palpi‐

ter  selon  la  sonorité  des  phonèmes  qui  sortent  de  la  bouche  de 

l’enseignant. 

Enseigner avec Zadi, c’était amener l’apprenant à se sentir éclore à 

une nouvelle ère. Et la puissance des paroles du professeur faisait de 

l’amphithéâtre une cathédrale que de nombreux étudiants prenaient 

d’assaut, qu’ils fussent ou non de l’année de Licence. 

L’enseignement zadiéen avait la chaleur d’un conte, et l’ouïe de ce‐

lui qui l’écoutait, reprenait la membrane des jours où ce dernier était 

enfant. 

L’enseignement  zadiéen  est un  arc  et  l’apprenant un  jeune  chas‐

seur qui reçoit cet arc. L’arc ne sera pas seulement celui du poète, le 

dodo (arc musical), il sera aussi celui du Simbon.  

Sous d’autres  cieux, on dirait que  l’enseignement  l’enseignement 

zadiéen est  le  trait de P�ris Alexandre qui  touche Achille au  talon, 
en plein dans la vulnérabilité, de l’invulnérable.  

L’enseignement zadiéen enlève à l’apprenant l’habitude passive de 

se  nourrir  du  poisson  sans  savoir  d’où  il  provient;  l’enseignement 

zadiéen donne la canne pour que l’on se mette à pêcher soi‐même. À 

obtenir pour soi‐même, cette nourriture de  l’esprit qui est  le savoir. 

Et  ayant  réussi  à  faire  cela,  à  pouvoir  évaluer  soi‐même  aussi  ce 

qu’on a accompli.  

L’enseignement zadiéen c’est alors cette méthode d’évaluation où 

l’apprenant était partie prenante du processus. Zadi discutait de vo‐

tre prestation avec vous. Lui, le Maître, et vous, l’élève, analysiez en‐

semble  les  forces  et  les  faiblesses de votre  travail. Et  tous  les deux 

vous vous accordiez sur la note que vous méritiez. 

Je n’eus pas l’opportunité, à l’instar de mes compagnons de l’ENS 

d’alors, de mettre en pratique cette méthode d’enseignement dans un 

établissement secondaire en Côte d’Ivoire. 

Depuis huit ans, à l’École pour l’Europe de Parme, fier mais souf‐

frant la solitude d’être si seul ici en Italie un ancien élève du Maître, 
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je  fais mes cours de  français en m’inspirant de ce que Zadi m’avait 

dit. 

Je voulais  rappeler que  comme Zadi,  je  suis originaire de  l’ouest 

ivoirien. Nous sommes tous les deux membres du grand groupe eth‐

nique Kru. Il est Bété et moi je suis Guéré. Quand nos deux cultures 

se rencontrèrent, la mienne apporta à celle de Zadi un genre poétique 

que les Bété nommeront plus tard le tohourou. Le tohourou ou l’art de 

l’enseignement de la parole. 

Le Bété fut reconnaissant au Guéré pour avoir été à un moment de 

son histoire un “maître”. Mais puisque  l’histoire peut être quelques 

fois  cyclique,  il  se  trouve que  le Bété que Zadi  est,  est devenu  au‐

jourd’hui, à son tour un Maître du Guéré que je suis. Et quel Maître! 

À Parme donc, depuis huit ans, le Guéré que je suis, est enseignant 

dans une classe composée de petits Européens et de petits Africains. 

Je mets en pratique l’enseignement zadiéen.  

Je  le mets en pratique à  travers  la vie que  je donne aux mots que 

j’utilise durant mes cours. Je le mets en pratique à travers le choix de 

livres à lire. Je le mets en pratique donc, en faisant lire à mes élèves 

en même temps la trilogie de Pagnol et L’enfant noir de Camara Laye. 

Je le mets en pratique en les amenant à réciter par cœur les textes du 

Prophète de Gibran, et les poèmes de Ronsard, et je ne lis pas plus de 

deux pièces de Molière sans qu’ils ne lisent Trois prétendants un mari 

de Guillaume Oyono M’bia. Et tout cela à la sauce de Le racisme expli‐

qué à ma fille de Ben Jelloun.  

Je le mets en pratique dans un monde où il faut, comme du temps 

où Zadi était instituteur, raconter l’histoire des hommes afin que les 

préjugés s’estompent. 

Je  le mets  en pratique  avec  la  force de  réveiller  chez mes  élèves 

l’humanisme que continuent à couvrir, les cendres encore chaudes de 

l’esclavage, de  la colonisation et d’autres pratiques telles  le racisme, 

l’antisémitisme, l’intégrisme. 

Je  le mets en pratique à  travers  l’évaluation de  leurs  travaux qui, 

pour la pensée zadiéenne est moins le travail sur la copie en face du 

professeur que  toute  l’histoire de  l’apprenant et de sa  relation avec 

celui qui l’enseigne. 

Suis‐je en  train de porter  la voix de mon Maître aussi  loin que  je 

veux pour lui exprimer ma gratitude? 
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Suis‐je  en  train  de  porter  sa  voix  aussi  haut  qu’il  faut  afin  qu’il 

l’entende même dans l’au‐delà où il m’écoute? 

«Les morts ne sont pas morts». Dixit Birago Diop.  
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