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Nous vivons un proc e ssus de  
c ha ng e me nt de  l’ é po q ue  po ur fa ire  le  
g ra nd  sa ut ve rs une  so c ié té  p lus juste , o ù 
le s d ive rse s c ulture s so nt re spe c té e s e t se  
re nc o ntre nt.

En ra iso n de  le ur pe rtine nc e , le s 
é ta b lisse me nts d ’ e nse ig ne me nt do ive nt 
avancer dans ce défi et permettre à ces 
vo ix de  fa ire  to mb e r le s b a rriè re s q ui no us 
é lo ig ne nt de  no tre  pro pre  ide ntité  e t de s 
connaissances qui se construisent à partir 
de  la  vie  q uo tid ie nne . Po ur c e tte  ra iso n, 
c e  g o uve rne me nt a  pro mulg ué  la  lo i q ui 
c ré e  « un no uve a u systè me  d ’ é duc a tio n 
pub liq ue , q ui é ta b lit q ue  le s e nfa nts, le s 
je une s e t le s a dulte s de  to ute s le s lo c a lité s 
du te rrito ire  na tio na l se ro nt é duq ué s da ns 
de s e nviro nne me nts d ’ a ppre ntissa g e  q ui 
fa vo rise nt le ur dé ve lo ppe me nt e n ta nt q ue  
pe rso nne s inté g ra le s e t suje ts de  d ro its du 
pa ys q ue  no us rê vo ns to us ».

JUNJI a  mis e n livre  la  ré a lité  de  la  vie  de s 
e nfa nts da ns d iffé re nts c o ins du Chili, o ù ils 
e xprime nt le urs se ntime nts, le urs c o utume s, 
le urs je ux e t le ur c ulture . 

La  c o nna issa nc e  du mo nde , pa r le s e nfa nts 
e ux-mê me s, e st une  so urc e  d ’ insp ira tio n 
iné puisa b le  po ur fa ire  une  é duc a tio n a ya nt 
un se ns so c ia l e t huma in.

Aujo urd ’ hui, no us fra nc hisso ns une  
no uve lle  é ta pe , q ui no us a  pe rmis d ’ e ntre r 
da ns un mo nde  q ui dé pa sse  no tre  pa ys. 
Prisca, une jeune fille de Côte d’Ivoire, en 
Afriq ue , no us mo ntre  de  la  ma niè re  la  p lus 
a uthe ntiq ue  q ui so it sa  vie  q uo tid ie nne , sa  
fa mille , sa  c o mmuna uté , se s rite s, se s je ux 
e t la  ric he sse  de  sa  c ulture , o ù no us a vo ns 
la  me rve ille use  o ppo rtunité  de  tro uve r 
l’ é g a lité  e ntre  l’ a ppa re nt e t le  g ra nd  é c a rt.

L’ é d itio n de  c e  livre , d istrib ué  da ns no s 
ja rd ins d ’ e nfa nts, o uvre  de  no uve a ux 
ho rizo ns d ’ a ppre ntissa g e , de  re spe c t e t de  
me ille ure  c o e xiste nc e  e ntre  le s pe rso nne s.

De siré e  Lópe z de  Ma tura na  Luna

Vic e -pré side nt e xé c utif

Bure au natio nal de s jardins d’ e nfants

(JUNJI, se lo n so n sig le  e n e spa g no l)
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Prisc a , à  tra ve rs son histoire , sa  
fa mille , se s a mis e t so n e nviro nne me nt, 
no us p lo ng e  da ns la  vie  q uo tid ie nne  d ’ une  
c o mmuna uté  pro duc tric e  de  c a c a o  
en Côte d’Ivoire. Une vie aux contrastes 
saisissants: la pauvreté matérielle côtoie la 
ric he sse  c ulture lle  ; le s tra d itio ns a nc e stra le s 
côtoient les rêves et les traces de la 
mo de rnité  ; la  g é né ro sité  e t la  c ré a tivité  
face à la précarité.

Grâce à notre programme TRECC 

« Transformation de l’éducation dans la 
c o mmuna uté  du c a c a o  », no us tra va illo ns 
po ur a mé lio re r le s po ssib ilité s d ’ é duc a tio n 
de  Prisc a  e t de  200 000 a utre s e nfa nts 
en Côte d’Ivoire. Nous soutenons une 
é duc a tio n de  q ua lité , e n pa rte na ria t a ve c  
l’ industrie  du c a c a o  e t du c ho c o la t e t le  
g o uve rne me nt. La  Fo nda tio n Be rna rd  va n 
Leer (partenaire stratégique de TRECC) 
soutient cette initiative tant financièrement 
q ue  pa r so n e xpe rtise .

No tre  o b je c tif e st de  re nfo rc e r le s po litiq ue s 
p ib liq ue s e n fa ve ur de  la  pe tite  e nfa nc e , 
de  l’ é duc a tio n e t de  la  fo rma tio n 

pro fe ssio nne lle , e n a ug me nta nt la  q ua lité  
de  l’ é duc a tio n pa r de s stra té g ie s dura b le s.

No us vo ulo ns a mé lio re r le s c o nd itio ns 
de  la  po pula tio n rura le , e n a g issa nt dè s 
le  b e rc e a u po ur o ffrir a ux e nfa nts une  
vie  p lus c o mplè te  a ve c  de s po ssib ilité s 
d ’ é duc a tio n, c a r le s pre miè re s a nné e s 
so nt dé te rmina nte s po ur le ur a ve nir e n ta nt 
q u’ a dulte s.

No us so mme s to uc hé s pa r l’ inté rê t po rté  
a ux e nfa nts de s c o mmuna uté s c a c a o yè re s 
d ’ Afriq ue  de  l’ Oue st pa r la  JUNJI a u Chili, 
e t pa r le s é d ite urs de  c e  livre , q ui se ra  
distribué (en plus de la Côte d’Ivoire) dans 
le s ja rd ins d ’ e nfa nts pub lic s c hilie ns.

Ce tte  initia tive  do nne  a ux e nfa nts e t a ux 
fa mille s la  po ssib ilité  d ’ illustre r la  vie  da ns 
le ur c o mmuna uté  e t de  c ré e r de s livre s 
é duc a tifs mé mo ra b le s. Que  c e  so it le  
dé b ut de  b e a uc o up  de  c ho se s.

Sa bina  Vig a ni

Directora TRECC
Ab iyán, no vie mb re  de  2017
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Prisc a  e t sa  c ousine  Fe be  so nt insé pa ra b le s. Elle s se  tie nne nt 

la  ma in, rie nt e t tra ve rse nt la  p la nta tio n de  c a c a o  fa milia le  po ur 

a ide r le urs pa re nts e t le urs frè re s e t sœ urs da ns la  pro duc tio n.

Ils fo nt pa rtie  de  la  c o mmuna uté  de  Go ho uo -Za g na , da ns l’ o ue st 

de la Côte d’Ivoire. Plus de 17 000 habitants y vivent, pour la 

p lupa rt d ’ e thnie  Gué ré , ma is il y a  a ussi de s a uto c hto ne s Bao ulé  

e t Dio ula  e t de s é tra ng e rs ve na nt de s pa ys limitro phe s du Burkina  

Fa so , du Ma li e t de  la  Guiné e .
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–J’a ime  de ssine r –dit Prisc a –. Tout le monde aime ça: peu 

impo rte  o ù – e t e lle  se  la nc e  a ve c  Fe b e  e t so n pè re  po ur de ssine r 

de s lig ne s e t de s c o urb e s a ve c  de s c ra yo ns de  c o ule ur, sur de s 

fe uille s e t du c a c a o , da ns un g ra nd  livre  q u’ ils lui o nt do nné , pa rc e  

q ue  da ns le s ma iso ns de  sa  trib u, il n’ y a  pre sq ue  pa s de  livre s...

Prisca a 5 ans et va en première année à l’école de Gohouo-

Zagna. Son père est Yehe Gninhin Roger (52 ans) et il lui a appris 

à lire. Le nom de la maman est Djeau Sieh Elyse (42 ans).

Le ur c o mmuna uté  se  tro uve  da ns la  ré g io n du Gué mo n, da ns la  

zone des 18 montagnes, dans le département de Bangolo: 12 

kilomètres de Bangorou et 67 kilomètres de Man, la grande ville 

de  l’ o ue st du pa ys. C ’ e st lo in d ’ Ab id ja n, la  p lus g ra nde  e t la  p lus 

importante ville de Côte d’Ivoire: 9 heures de route.
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–Je  ve ux ê tre  une  sa g e - fe mme  –s’e xc la me  Prisc a –. 

Et e nsuite  tra va ille r po ur a c he te r une  ma iso n po ur ma ma n e t une  

vo iture  po ur pa pa . Et po ur mo n frè re  de  vo ya g e r po ur é tud ie r. Je  

suis le  p lus je une  de  six frè re s e t sœ urs: e t la  se ule  fe mme  ! Se ule  

ma  mè re  ne  sa it pa s lire , ma is e lle  ve ut a ppre ndre !

De  no mb re ux me mb re s de  la  c o mmuna uté  ne  sa ve nt ni lire  

ni é c rire , e n pa rtic ulie r le s fe mme s. Ma is da ns le s no uve lle s 

g é né ra tio ns, le s d iffé re nc e s e ntre  l’ e thnie  e t le  se xe  d ispa ra isse nt. 

Prisc a  e n e st un e xe mple .

Ses frères aident à cultiver non seulement du cacao, mais aussi 

de s b a na ne s, du yuka , du c a fé , de s ma ng ue s, de s a vo c a ts e t du 

manioc. L’aîné, Amos Rodolphe, termine ses études secondaires à 

Bangalo. Le second, Romaric, veut être gendarme. Les autres sont 

Armand, Ridrigue et Fabrice. Leur grand-père est Yehe Francois.
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La  Côte  d’Ivoire  e st un be a u pa ys typ iq ue me nt a fric a in: 

La Côte d’Ivoire est un beau pays typiquement africain: elle 

se  tro uve  e n Afriq ue  o c c ide nta le , sur le  g o lfe  de  Guiné e . C ’ e st 

le premier producteur mondial de cacao (40 % du total), bien 

qu’il n’ait été introduit que dans les années 1960. On y cultive 

é g a le me nt de  g ra nde s q ua ntité s de  c a fé , de  b a na ne s, de  

ma nio c  e t de  c o la , le  type  de  b o isso n g a ze use . Ma is c ’ e st 

le cacao qui fournit le plus de travail à la population: il est la 

ma tiè re  pre miè re  de  la  pro duc tio n mo nd ia le  de  c ho c o la t.

Ce  qui e st é trang e , c ’ e st que  ni Prisc a  ni Fe be , ni auc un e nfant de  la  

c o mmunauté , n’ o nt jamais mang é  c e  qu’ ils appe lle nt du c ho c o la t.
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–Nous pla ntons le  c a c a o e t le  c ultivo ns –e xp liq ue  Pa pa  

Roger–. Nous prenons les graines, les laissons sécher au soleil et les 

me tto ns da ns de s sa c s. Le s a c he te urs vie nne nt e t le s e mmè ne nt 

dans des entrepôts à Abidjan et de là, ils partent en Europe et 

a ux Éta ts-Unis.

De s millie rs de  to nne s de  sa c s de  fè ve s de  c a c a o  so nt e xpé d ié s 

de Côte d’Ivoire pour produire du chocolat dans leurs usines 

d ’ o rig ine . Le  c ho c o la t e st dé siré  da ns le  mo nde  e ntie r…
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Le  c a c a o e st un pe tit a rbre  q ui po rte  de s fruits a prè s 5 o u 

6 ans de vie. A un an et demi, ils commencent à produire. Un 

he c ta re  pe ut do nne r 300 kilo s, e n de ux ré c o lte s a nnue lle s. Ave c  

le s va rié té s e nric hie s, ils pe uve nt a tte indre  une  to nne .

C’est la principale source de revenus en Côte d’Ivoire. Presque 

to us le s pro duc te urs so nt de  pe tits a g ric ulte urs q ui vive nt e n 

c o mmuna uté , c o mme  la  fa mille  de  Prisc a . Ils po ssè de nt la  te rre  

e t le s a rb re s. Le  pa ie me nt pa r sa c  e st trè s fa ib le . Ce pe nda nt, le  

c a c a o  e st a ppe lé  « o r no ir ».
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Da ns le  pa ys de  Prisc a , le s g e ns so nt jo ye ux e t c o lo ré s. 

Elle est appelée Côte d’Ivoire parce que pendant la colonisation 

française (les premiers missionnaires sont arrivés en 1637), les 

éléphants étaient chassés pour trafiquer leurs défenses en ivoire, 

les expédier et les vendre à des prix élevés en Europe.

–Le s é lé pha nts re sta nts so nt dé so rma is pro té g é s da ns de s ré se rve s 

naturelles –explique Roger–. Bien qu’il y ait encore des braconniers.

Comme d’autres pays africains, la Côte d’Ivoire a souffert de 

l’ e xp lo ita tio n huma ine  e t e nviro nne me nta le  de s c o lo nisa te urs. Ce  

n’est qu’en 1960 qu’elle est devenue indépendante. En 20 ans, 

g râ c e  a u c a fé  e t a u c a c a o , il y a  e u un g ra nd  dé ve lo ppe me nt: 

« le  mira c le  a fric a in ». Ma is le s prix o nt c huté  e t le  d iffé re nd  sur 

les terres a conduit à une guerre civile qui a fait de nombreuses 

vic time s. Da ns la  zo ne  du c a c a o , o n tro uve  de s tra c e s du c o nflit.
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–Une  fois, nous somme s a llé s visite r le s c a sc a de s 

e t no us a vo ns a ussi jo ué  a ve c  le s sing e s –ra c o nte  Prisc a , trè s 

he ure use –.

Ces magnifiques cascades se trouvent près de Man, la principale 

ville  de  la  ré g io n du c a c a o , da ns la  pa rtie  la  p lus mo nta g ne use  

e t la  p lus ve rte  du pa ys.
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–Nous somme s dix frè re s e t sœ urs, de  tro is mè re s 

d iffé re nte s, pa rc e  q ue  mo n pè re  a  tro is fe mme s: il e st musulma n 

–d it Ke i Ma do c he .

Ke i Ma do c hé  (son nom signifie Gue rrie r du futur) a  le  mê me  

âg e  q ue  Prisc a . C’ e st so n vo isin. Le  no m de  so n pè re  e st Do ué  

Ké mo nsia  Urb ain, 30 ans. Sa  mè re , Tia  Alic e , 25 ans.
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–Me s journé e s se  dé roule nt a insi: je me réveille à 6h30, je 

me  ne tto ie  e t je  va is a u b ra se ro  po ur me  ré c ha uffe r, p re ndre  un 

pe tit-dé je une r e t jo ue r a u fo o tb a ll a ve c  me s a mis –ra c o nte  Ke i 

Madoché–. Je ne vais pas encore à l’école, et j’aide ma mère à 

nettoyer la maison et à faire la cuisine.

Qua nd  il se ra  g ra nd , il ve ut ê tre  fo o tb a lle ur e t de ve nir c o mme  

so n ido le  Did ie r Dro g b a , le  b ute ur histo riq ue  de  l’ é q uipe  

na tio na le  ivo irie nne  q ui a  re mpo rté  la  Lig ue  de s c ha mpio ns a ve c  

Chelsea au Royaume-Uni.

–Mo n rê ve  e st q ue  Ke i Ma do c he  a ille  e n Euro pe  o u e n Amé riq ue  

du Nord –dit son père–. Et s’il reste en Côte d’Ivoire, qu’il 

de vie nne  c he f de  la  po lic e .
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–Qua nd je  joue , j’oublie  de  ma ng e r le  midi –rig o le  Ke i 

Ma do c hé –. Ma is c e  q ue  je  pré fè re , c ’ e st de  ma ng e r la  sa uc e  

Kplé avec du riz. A la télé, je regarde des films de karaté. Parmi 

le s a utre s je ux, je  suis fa sc iné  pa r une  b o îte  uniq ue : c e  jo ue t q ue  

mon grand frère a inventé pour moi. J’aime ça parce que c’est 

a musa nt. On l’ utilise  po ur ta mise r le  sa b le . Oh, me s me ille urs a mis 

so nt Ang e l e t Eric . 

L’après-midi, il aide ses parents à planter des bananes et du 

ma nio c . Il c o lle c tio nne  é g a le me nt le  c a c a o .

À Go ho uo -Za g na , le s e nfa nts e t le s a dulte s o nt pe u de  

po sse ssio ns. Cha q ue  jo ue t pe ut ê tre  un a to ut uniq ue . La  

c o nstruc tio n de  le urs pro pre s jo ue ts le s re nd  trè s c ré a tifs.
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Prisc a  sa it que  c ’e st un jour spé c ia l: l’ ho mme  le  p lus sa g e  

de la communauté, appelé Le Rouade Jean, a 100 ans. Pour lui 
re ndre  ho mma g e , de s masq ue s a ppa ra isse nt po ur fa ire  la  fê te . 

Il e st le  se ul po ur g a rde r la  mé mo ire , tra nsme ttre  le s tra d itio ns e t 

c o mmuniq ue r le  b o n vivre  de  se s a nc ê tre s.

Le s masque s so nt le s pe rso nna g e s ma g iq ue s q ui vie nne nt a ppo rte r 

de s no uve lle s. Ce  ne  so nt pa s de s huma ins, ma is de s d ie ux. Le  

Ne me youé  e st un masque  q ui da nse  jo ye use me nt: il re pré se nte  

l’enfance et la jeunesse. Tout le monde fait la fête. Les enfants et 

le s je une s da nse nt. Ils le  suive nt. Ils c ha nte nt.

Il e xiste  é g a le me nt de s masque s c o mique s: Zone min e t Pe rroque t 

de  Zagna. Ils fo nt rire  le s g e ns. D’ autre s danse nt ave c  de s 

mo uve me nts ac ro batique s: Zadjé  e t Dibahau. Po ur fa ire  so rtir le s 

masque s, ils leur offrent du vin et de l’argent. Tout le monde est 

é to nné . Puis le s masque s re to urne nt d ’ o ù ils vie nne nt.
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En Côte  d’Ivoire , la  te rre  e st roug e . Et le s c o uc he rs de  

so le il a ussi

Oc e a na  a  5 a ns. Elle  vit p rè s de  Prisc a  e t Ke i Ma do c hé . Elle  

est la sœur de Jasmine (13 ans) et de Syntiche (1 an). Elle joue 

a ve c  sa  po upé e  b lo nde , e t a ve c  se s a mie s Me lisa  e t Se pho ra , 

e lle s « c uisine nt » so us un ma ng uie r q ui le ur do nne  de  l’ o mb re . Ils 

me tte nt de  la  te rre  ro ug e  da ns le s a ssie tte s, e n pré te nda nt q ue  

c ’ e st un p la t dé lic ie ux.

Oceana ajoute du « poisson » à la soupe.

D’ a utre s e nfa nts s’ a muse nt a ve c  le  je u typ iq ue  de  la  ré g io n: 

l’ ag ualí. Ils s’ a ffro nte nt pa r pa ire s.
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Prisc a  sa it qu’e n Afrique  le s fe mme s po rte nt de s fa rde a ux 

sur le ur tê te . Pa rfo is a ussi le s e nfa nts. On le  vo it so uve nt da ns le s 

ville s e t sur le s ro ute s.

–Ava nt, se uls le s ho mme s s’ o c c upa ie nt de s c ha mps e t le s 

fe mme s s’ o c c upa ie nt de  la  ma iso n e t de s dé p la c e me nts 

–e xp liq ue  sa  mè re  –. Ma is ma inte na nt, le s fe mme s e t le s e nfa nts 

a ide nt a ussi a ux c ulture s. Et o n é p luc he  le  riz.
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A Gohouo- Za g na , il y a  d iffé re nte s c ro ya nc e s: a nimiste s, 

é va ng é liq ue s, c a tho liq ue s e t musulma ns. Il n’ y a  pa s de  c o mb a t.

Animiste  e st la  re lig io n a fric a ine . Ils a do re nt p lusie urs d ie ux: le s 

masq ue s. Personne n’est autorisé à leur parler. Seulement un 

médiateur. Gnionao Leon est le chef du peuple. Il a été élu à vie 

e t pe ut c o mmuniq ue r a ve c  le s masq ue s. Il résout les conflits de la 

c o mmuna uté  e n ma tiè re  de  te rre s, de  c o e xiste nc e  so c ia le  e t de  

c o up le s. Il n’ y a  q ue  la  tra d itio n o ra le . Il n’ y a  pa s de  pa p ie rs.

–Je ne peux pas appartenir à un parti politique et je dois faire 

preuve de tolérance religieuse. Mon rôle est d’unir le peuple et 

d’être juste –déclare le chef Leon–. Si mon propre fils commet des 

fa ute s, je  do is re ndre  justic e , mê me  si je  me  pro no nc e  c o ntre  lui.
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–Mon pè re  e st mon profe sse ur –d it Prisc a , jo ye use me nt. Elle  

m’apprend à lire, et pas seulement à moi, mais aussi à mes amis. 

C’ e st po urq uo i e lle  a  fa it un g ra nd  ta b le a u no ir e t a c he té  de  la  

c ra ie  po ur no us a ppre ndre .

Il le  fa it le  d ima nc he , le  lund i, le  ma rd i, le  je ud i e t le  ve ndre d i 

après-midi, après le retour de papa Roger de la plantation de cacao.
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Le s plus â g é s ont pour mission de  ra c o nte r l’ histo ire  du 

villa g e , po ur q ue  le s e nfa nts puisse nt suivre . Co mme  le s 

« a nné e s » ne  so nt pa s utilisé e s, il n’ e st pa s po ssib le  de  c o nna ître  

l’ a nc ie nne té  de  l’ o rig ine .

–La  trib u é ta it a ille urs –d it le  c he f Le o n–. Ma is il y a va it une  

g ue rre . Fuya nt, no s a nc ê tre s o nt p a rc o uru d e  no mb re ux 

kilomètres à la recherche de meilleures terres. Ils étaient dirigés 

p a r Nizo nhi, un c ha sse ur d ’ é lé p ha nts e t d e  sa ng lie rs. Il e st ve nu 

et a dit: ici nous allons rester. Il est retourné chez ses parents à 

l’origine: Doguó. La famille Goody a été la première à arriver 

ic i. Il y a  lo ng te mp s. Puis vint la  fa mille  Zo ne d y. La  tro isiè me  

fa mille  é ta it le s G unhig o lo . Et le  q ua triè me , le  Zro ho . La  c ulture  

principale est représentée dans la figure du Gla: un masq ue  q ui 

a pour fonction de mettre fin aux conflits.
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–C’e st une  c hose  é tra ng e  de  ma ng e r du c hoc ola t. Je  

n’ e n a i ma ng é  q u’ une  fo is: c ’ e st trè s suc ré , ric he , ma is le s e nfa nts 

ne le savent pas –dit Roger–.

Pe nda nt la  sa iso n de  ré c o lte  du c a c a o , le s fa mille s s’ e ntra ide nt: 

la  ré c ipro c ité  du tro c . C ’ e st la  princ ipa le  a c tivité  de  sub sista nc e : 

c e la  le ur pe rme t d ’ a mé lio re r le ur q ua lité  de  vie .

Le  fruit du c a c a o  e st ja une  e t e llip tiq ue , c o mme  la  Vo ie  la c té e , 

do nt le s c a b o sse s b la nc he s c a c he nt la  sa vo ure use  g ra ine  q ui 

se ra  la  b a se  du c ho c o la t.

800 000 petits propriétaires terriens en Côte d’Ivoire sont les 

pre mie rs pro duc te urs de  c a c a o  a u mo nde .
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–Mi ma má  Elyse  me  la va  –dit Prisc a –. Et me s frè re s 

m’emmènent à l’école. À midi, ils me ramènent à la maison pour 

le déjeuner, puis ils me ramènent à l’école jusqu’à l’après-midi, du 

lund i a u ve ndre d i. Il y a  60 e nfa nts da ns la  c la sse .

Roger se lève tous les jours entre 5 et 6 heures du matin. Il se nettoie. 

Il pre nd  le  pe tit-dé je une r a ve c  la  fa mille : du riz e t du pa in. Pa s de  

c a fé , pa s de  thé , pa s de  la it... e t e nc o re  mo ins de  c a c a o . Pa rfo is, il 

y a  de s re ste s de  no urriture  de  la  ve ille : la  b a na ne .

Roger et Elyse travaillent du lundi au samedi sur la plantation, à 

quelques kilomètres du village. Ils reviennent à 6 heures du soir. Les 

q ua tre  frè re s o nt pris so in de  Prisc a .

Le dimanche, ils vont à l’église de la Restauration. Ils sont évangéliques.
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Touba  e st à  une  he ure  de  Gohouo- Za g na .

Le  pe uple  Dan y vit. C’ e st une  tribu anc e stra le , ave c  de s e nfants 

c o mme  Prisc a , Ke i Mado c hé  e t Oc e ana . Le  c o nse il triba l se  ré unit dans 

une hutte. Kané, le chef, s’adresse dans sa langue à nous, ses invités:

–Le s masque s ve ule nt vo us sa lue r parc e  que  vo us ê te s le s b ie nve nus –

dit le  c he f Kané – Quand le s anc ie ns so nt ve nus, ils c he rc haie nt de  l’ e au 

dans des jarres. Pour se reposer à l’ombre, nous avons planté ces arbres. 

–Il le s mo ntre : e lle s so nt p le ine s d ’ o ise a ux–. Ils fo nt pa rtie  de  l’ histo ire : 

o n le s a ppe lle  le s Zo nhun. Le  Bo uni (po t) e st no tre  symb o le , to ut se  

fa it de da ns: o n se  la ve , o n va  c he rc he r de  l’ e a u, o n ma ng e . Il y a  

une  b a rriè re  de  pe a ux d ’ a nima ux sa uva g e s e t se ule s le s pe rso nne s 

â g é e s pe uve nt y e ntre r. Ava nt l’ a rrivé e  de s Bla nc s, il n’ y a va it pa s 

de  c ha ise s: le s Bla nc s le s o nt a me né s a ve c  to ut c e  q ui n’ e st pa s 

na ture l, c o mme  le  p la stiq ue .
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–Le s e nfa nts sont plus importa nts que  nous, le s 

pe rso nne s â g é e s –d it le  c he f Ka né –. S’ ils pa rte nt da ns d ’ a utre s 

mo nde s p lus ta rd , ils re vie ndro nt po ur no us so ute nir.

À Touba, ils ne savent pas exactement combien ils sont, mais 

la  p lupa rt d ’ e ntre  e ux so nt de s e nfa nts. Il y a  huit g ro upe s 

fa milia ux e t ils pa rle nt la  mê me  la ng ue : le  dan me no u. Toutes les 

cabanes sont les mêmes, petites, et peuvent accueillir de 5 à 

10 personnes. Quand les enfants grandissent, ils construisent leur 

pro pre  hutte .

Ava nt, le s e nfa nts a lla ie nt tra va ille r da ns le s c ha mps, ma is 

maintenant ils vont à l’école, construite grâce à la coopération 

inte rna tio na le .
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–Le s a nc ie ns sont ve nus ic i pa rc e  qu’il y a va it de  

pe tite s g ue rre s da ns le ur lie u d ’ o rig ine . Ils o nt tro uvé  c e tte  te rre  e t 

y so nt re sté s. Ils é ta ie nt me s a nc ê tre s  –d it le  c he f Ka né .

Le s hutte s so nt fa ite s de  b o ue , c irc ula ire s, a ve c  de s to its e n 

ro se a ux, a ve c  une  e ntré e  e t une  so rtie , sa ns fe nê tre s, po ur s’ a b rite r 

de  la  c ha le ur tro p ic a le . Le s e nfa nts y vive nt a ve c  le urs pa re nts.

Comme à Gohouo-Zagna, ils ont très peu de choses: un brasero 

po ur c uisine r, une  c a sse ro le , q ue lq ue s a ssie tte s e n te rre , un 

p la nc he r e n b o is e t de ux c o uve rture s po ur do rmir.

Touba est proche du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, et 

de s ville s de  Bia mko uma  e t Ga g o une .
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–Le s ma sque s e t le s g e ns le ur c rie nt de ssus: « Me s 

a mis!» –d it Ka né , le  c he f de  la  trib u, a ve c  un so urire .

Le s fe mme s, to ute s e n b la nc , rie nt, insp iré e s e t he ure use s. Ils 

da nse nt a u rythme  de s ta mb o urs e t de s c ha nts. Ce rta ins po rte nt 

le urs pe tits b é b é s sur le ur do s.

Un masq ue  sur é c ha sse s symb o lise  un a nima l de  la  fo rê t. Il fa it 

de s pa s de  g é a nt. Le s e nfa nts se  la nc e nt da ns le s a irs a ve c  une  

g ra nde  de xté rité  physiq ue .

Le s ta mb o urs e t le s c ha nts ré so nne nt. La  jo ie  e st imme nse . 

L’énergie invite les étrangers à danser. Possédé.
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SAVOIR ET RACONTER

LA MORT

Le s Gué ré  c ro ie nt e n la  ré inc a rna tio n. Qu’ ils so ie nt a nimiste s, 

c hré tie ns o u musulma ns, lo rsq ue  q ue lq u’ un me urt, ils le  me tte nt 

e n te rre  le  p lus ra p ide me nt po ssib le , ma is il fa ut q ue  c e  so it le  

matin. Si la personne meurt la nuit, le rite commence à l’aube. 

Afin de ne pas perdre leur nom de famille, la prochaine personne 

né e  da ns la  fa mille  pre ndra  le ur no m.

Lo rsq ue  c e lui q ui me urt e st un sa g e  re spe c té , il y a  un g ra nd  fe stin 

da ns la  trib u. Le s vie ux ho mme s ma rq ue nt le  te mps.

Ce ux q ui o nt p lus d ’ a rg e nt me tte nt le s mo rts da ns une  to mb e  

en ciment à l’entrée des villes et des villages. Les proches y 

vo nt po ur se  so uve nir de  lui. Il n’ e st pa s b ie n vu q ue  le s g e ns de  

l’ e xté rie ur s’ a rrê te nt sur le s to mb e s.
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LES ANIMAUX

–Il y avait beaucoup d’éléphants dans ce pays jusqu’à 

ré c e mme nt –e xp liq ue  Isma e l, un c ha uffe ur d ’ Ab id ja n–. Ma is a ve c  

la guerre civile (2002-2011), ils ont été tellement effrayés par les 

b o mb e s e t le s tirs q u’ ils o nt fui a u Burkina  Fa so .

Prisca n’a pas vu beaucoup d’animaux en Côte d’Ivoire: 

se ule me nt de s sa ng lie rs, de s c o c ho ns, de s c hie ns, de s sing e s, 

de s c hè vre s, de s po ule ts e t un c o up le  de  c he va ux. Prè s de  Ma n, 

il y a  de s sing e s da ns le s a rb re s, q ui a tte nde nt q ue  de s g e ns se  

pré se nte nt e t le ur do nne nt de s b a na ne s.

Aujourd’hui, il est très difficile de voir un éléphant dans le paysage. 

Ma is il e xiste  de s ré se rve s na ture lle s o ù ils so nt pro té g é s (b ie n q ue  

la  c ha sse  c la nde stine  c o ntinue ). Il y a  d ’ a utre s a nima ux q ue  Prisc a  

a ime ra it re nc o ntre r: lio ns, g ira fe s, rhino c é ro s, hippo po ta me s, 

chimpanzés, zèbres, buffles, crocodiles…
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ABIDJAN

La Côte d’Ivoire compte 23 millions d’habitants, et Abidjan est 

la  ville  la  p lus impo rta nte . Elle  se  tro uve  sur le  Go lfe  de  Guiné e , 

d’où partait le trafic d’ivoire et d’esclaves à l’époque coloniale. 

Aujo urd ’ hui, il y a  de s b a te a ux re mplis de  c a c a o .

Seuls 50 % de la population savent lire et l’espérance de vie ne 

dé pa sse  pa s 50 a ns. La  d ive rsité  e thniq ue  e t c ulture lle  du te rrito ire  

e st é no rme  e t se  ma nife ste  pa r la  c o e xiste nc e  de  65 la ng ue s e t de  

60 g ro upe s e thniq ue s: le s Manding ue s, le s Vo lta , le s Kru, le s Akan, 

le s Kwa, le s Bao ulé s, le s Gué ré  (l’ e thnie  de  Prisc a ) e t d ’ a utre s.
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Prisc a  ne  c onna ît pa s Abidja n, pma is so n pè re  e t so n frè re  

lui o nt d it q u’ ils vo ula ie nt q u’ e lle  é tud ie  ic i.

A leur arrivée, les colons français sont restés sur la côte: à Grand 

Ba ssa n. Un musé e  mo ntre  l’ e sc la va g e  e n no ir e t b la nc .

Aujo urd ’ hui, sur d e s p la g e s d e  p a lmie rs e t d e  sa b le  c la ir, 

ve nd e urs ma lie ns e t p ê c he urs g ha né e ns p a rta g e nt le  mê me  

lieu. À trente kilomètres de là, Abidjan affiche couleur et saveur 

d a ns se s ma rc hé s.

Un jo ye ux re g g a e  ivo irie n pe ut ê tre  e nte ndu c o mme  musiq ue  

de  fo nd . L’ é c riva in Ma rg a ritte  Ab o ue t mo ntre  Ab id ja n a ve c  so n 

pe rso nna g e  Aya de  Yo po ug o n, une  c é lè b re  b ande  de ssiné e  aux 

de ssins de  Clé me nt Oub re rie .
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YAMOUSSOUKRO

Yamoussoukro, la capitale administrative depuis 1983, est un peu 

une ville fantôme, un peu incolore, dans un pays aussi coloré que 

la Côte d’Ivoire. Le premier président après l’indépendance (Félix 

Ho upho ue t Bo ig ny) a  c o nstruit un pa la is e t une  la g une  a ve c  de s 

c ro c o d ile s. Ma is la  c ho se  la  p lus fra ppa nte  e st une  ré p liq ue  de  la  

basilique Saint-Pierre de Rome au milieu de l’Afrique. C’est encore 

plus g ra nd : c ’ e st le  p lus g ra nd  te mple  c hré tie n du mo nde !

Ave c  se s c o lo nne s g ig a nte sq ue s e t se s so ls e n ma rb re , se s vitra ux 

so nt le s p lus g ra nds du mo nde  e t da ns c e s c rista ux a ppa ra ît une  

De rniè re  Cè ne  où le Christ partage la table avec des apôtres 

a ux visa g e s c o nnus: l’ un d ’ e ux e st le  p ré side nt q ui a  c o mma ndé  

l’œuvre, d’autres sont les architectes et constructeurs français.

La  pre miè re  me sse  a  é té  c é lé b ré e  pa r le  pa pe  Je a n-Pa ul II.
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Da ns le s villa g e s, le s g e ns ma ng e nt da ns le s « ma quis », lie ux de  re sta ura tion 

typique s. Se lon le s diffé re nts g roupe s e thnique s, il e xiste  diffé re nts pla ts. Le s 

sa uc e s (sauc e s) sont le s plus popula ire s. Ce  pla t e st l’un de s pré fé ré s de  la  

fa mille  de  Prisc a .

SAUCE KLAKOU

 Ing ré die nts

·  1 litre  d’e a u

· Poissons e t ha re ng s fumé s (poissons Ma g ni)

·  Autre  via nde  fumé e  de  votre  c hoix

·  Poisson sé c hé  e t sa lé

·  Cre ve tte s

·   Pa lmie rs ou a utre s c ha mpig nons sé c hé s (c ha mpig nons noirs ou ja une s)

·   150 g ra m de  kla kou

·  Une  toma te  fra îc he

· Le  se l

MANGER EN FAMILLE 
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Pré pa ra tion

Ne ttoye z le  poisson e t la  via nde  e t 

la isse z- le s re pose r. Fa ite s tre mpe r 

le s c ha mpig nons, le s c re ve tte s e t 

le s poivrons da ns de  l’e a u c ha ude . 

Da ns une  ma rmite , porte z l’e a u à  

é bullition, puis a joute z la  via nde  e t 

la isse z- la  bouillir e nc ore  15 minute s.

Ajoute r le  poisson, le s c ha mpig nons 

e t le s c re ve tte s. Ajoute z du se l. 

Couvrir e t c ontinue r à  fa ire  bouillir.

Pe nda nt c e  te mps, broye z le s 

poivrons e t la  moitié  d’un oig non. 

Ajoute z à  la  ma rmite  la  pâ te  

obte nue , le  poisson sé c hé  e t la  

toma te . Atte nde z 30 minute s, puis 

re tire z la  toma te .

Da ns une  poê le , fa ite s g rille r le  

ka klou fra is. Broye r le  ka klou, a joute r 

la  sa uc e  pour obte nir une  pâ te  lisse . 

Re tire z dé lic a te me nt tout c e  qui 

se  trouve  da ns la  sa uc e  (poisson, 

via nde ) pour ne  la isse r que  le  liquide .

le  liquide . Me tte z le  ka klou moulu 

e t mé la ng e z- le  à  la  sa uc e  a ve c  un 

foue t. Une  fois bie n mé la ng é ,

a joute r c e  qui a  é té  re tiré  de  la  

sa uc e  e t mé la ng e r dé lic a te me nt. 

Fa ite s c uire  à  fe u doux pe nda nt 15 

minute s... e t c ’e st prê t. 
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