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TEXTE

Jusqu’à la fin du XX  siècle, la ré cep tion des textes de Cer van tès en
Afrique a été ti mide et ne s’est li mi tée qu’à des adap ta tions et tra duc‐ 
tions lit té raires. Les ré écri tures et re créa tions ar tis tiques ne se sont
ma ni fes tées que très ré cem ment, no tam ment par les pro jets d’adap‐ 
ta tion théâ trale du Qui chotte : Vié Quixot (2016) en Côte d’Ivoire, Rin‐ 
co nete y cor ta dillo (2016) au Ni ge ria, et le pro jet de ré écri ture du Qui‐
chotte à tra vers le ca ta logue ico no gra phique Don Qui chotte, au fleuve
Niger 1, objet d’étude de la pré sente re cherche. Le ca ta logue, consti‐ 
tué de plus d’une soixan taine de pein tures de style néo- réaliste 2, a
été ini tié en 2016 par les am bas sades es pa gnoles de la Guinée- 
Conakry, du Mali et du Niger, en col la bo ra tion avec la Fon da tion in‐ 
ter na tio nale et ibé roa mé ri caine pour l'ad mi nis tra tion et les po li tiques
pu bliques (FIIAPP) et l’Agence es pa gnole pour la co opé ra tion in ter na‐ 
tio nale au dé ve lop pe ment (AECID). Dans le même ordre d’idées, à
l’oc ca sion de la Jour née Mon diale du Livre (2-4 mai 2023), l’Ins ti tut
Cer van tès d’Al gé rie a ini tié un concours (« Mi pro pio Qui jote 3 ») pour
la jeu nesse (de 3 à 15 ans) qui vise à gé né rer des in ter pré ta tions du
Qui chotte per son na li sées, sous forme de des sin ou de vidéo, et
contex tua li sées. À notre connais sance, l’ou vrage El Qui jo chi co : el pri‐ 
mer Qui jote para alum nos de E.L.E. (2022), édité par l’AECID, est l’un
des pro jets les plus abou tis et les plus ré cents de ré cep tion de l’œuvre
de Cer van tès en Afrique. Il s’agit d’une adap ta tion ivoi rienne du Qui ‐
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chotte des ti née à l’en sei gne ment de l’es pa gnol comme langue étran‐ 
gère dans le se con daire. La pré sente re cherche tente non seule ment
d’étu dier les dia logues et modes d’en châs se ment des images du cor‐ 
pus DQFN avec le texte du Qui chotte, mais aussi de voir com ment les
ar tistes rompent cette dy na mique en lui at tri buant une iden ti té afri‐ 
caine. Il sera ques tion de la pro blé ma tique de l’adap ta tion/ré cep tion
esthético- cultu(r)elle de la phi lo so phie de l’hy po texte à des pré oc cu‐ 
pa tions liées aux hu ma ni tés de l’Afrique en gé né ral et à l’en vi ron ne‐ 
ment im mé diat des illus tra teurs en par ti cu lier.

En s’ap puyant sur des ap proches es thé tiques et an thro po lo giques des
mé dia li tés, nous ten te rons de mettre en exergue les trans ferts et
frac tures entre le texte cer van tin et ses illus tra tions. De la même ma‐ 
nière, sera convo qué le concept de « ter ri toire 4 » afin de faire res sor‐ 
tir le ca rac tère in ter cul tu rel, trans ter ri to rial et hy bride du cor pus
d’étude. Selon Ma ri gno Vázquez, la no tion de ter ri toire est consub‐ 
stan tielle à celle d’hy bri di té qui est « une al té ra tion mu tuelle d’iden ti‐ 
tés is sues de ter ri toires dis tincts, et ré sul tant de la trans gres sion de
fron tières sous l’effet de flux per ma nents 5 ». Il est tout de même né‐ 
ces saire de pré ci ser que, dans le cas d’es pèce, le ter ri toire n’est pas
seule ment en vi sa gé comme un es pace géo gra phique phy sique avec
des ma tières et des lieux va riables, mais aussi comme un es pace
men tal, concep tuel (tran si ter d’un mode de pen sée à un autre) et es‐ 
thé tique (tran si ter du texte à l’image et/ou de l’image au texte). Ce
tran sit peut donc s’opé rer via une dé ter ri to ria li té et une re ter ri to ria‐ 
li té, le pre mier mou ve ment in dui sant ipso facto le se cond 6, ou le
trans fert d’un ter ri toire « A » (le texte) à un ter ri toire « B » (ico no gra‐ 
phique, géo gra phique, cultu rel et/ou tem po rel). Ainsi, dans la pré‐ 
sente étude, les ter ri toires mis en ten sion se ront de plu sieurs ordres :
es thé tique (du texte aux ré écri tures ico no gra phiques), hu ma nis tique
et cultu rel (de la culture es pa gnole à celle d’Afrique), et tem po rel (du
Siècle d’Or à l’époque contem po raine).
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Entre pro so po gra phie et por ‐
trait : trans fert des codes che va ‐
le resques et co miques de l’hy po ‐
texte
Nous en ten dons par « trans ferts » les dif fé rentes re la tions de si mi li‐ 
tude entre les ter ri toires tex tuel et ico no gra phique en constant dia‐ 
logue. Ici, deux prin ci paux mo tifs sont ré écrits : d’une part, la pro so‐ 
po gra phie et le por trait des pro ta go nistes ; d’autre part, les trans ferts
des codes che va le resques et co miques de l’hy po texte. De prime
abord, rap pe lons que San cho Panza et don Qui chotte sont les prin ci‐ 
paux pro ta go nistes de l’ou vrage, com pa gnons de lutte mus par des
idéaux di ver gents, même si à la fin de l’aven ture, ils s’in fluencent mu‐ 
tuel le ment. Tan dis que le pre mier est réa liste, le se cond est idéa liste
et rê vasse de la vie de che va le rie abon dam ment fan tas mée par le biais
de la lec ture de ro mans. Un autre per son nage tout aussi prin ci pal est
Ros si nante, le che val qui ac com pagne don Qui chotte de puis sa pre‐ 
mière sor tie. Avant de tra duire leur point de dé mar ca tion et de s’ap‐ 
pro prier l’his toire du texte, les ar tistes res tent fi dèles à la re pré sen ta‐ 
tion pro so po gra phique (des crip tion des traits phy siques) et por trai‐ 
tiste (des crip tion tant phy sique que mo rale) des su jets 7.
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Com men çons par don Qui chotte et tâ chons de com pa rer le texte aux
images. Le cha pitre 1 de la pre mière par tie de l’ou vrage ren seigne le
lec teur sur les don nées re la tives à son âge, à sa (maigre) cor pu lence
et à la des crip tion de son vi sage :

4

L’âge de notre hi dal go fri sait la cin quan taine ; il était de com plexion
ro buste, maigre de corps, sec de vi sage, fort ma ti neux et grand ami de
la chasse. On a dit qu’il avait le sur nom de Quixa da ou Que sa da, car il
y a sur ce point quelque di ver gence entre les au teurs qui en ont
écrit, bien que les conjec tures les plus vrai sem blables fassent en ‐
tendre qu’il s’ap pe lait Qui ja na. Mais cela im porte peu à notre his ‐
toire ; il suf fit que, dans le récit des faits, on ne s’écarte pas d’un
atome de la vé ri té 8.
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Plus loin, dans le cha pitre 14 de la se conde par tie, on peut clai re ment
lire une autre ek phra sis qui ren seigne de nou veaux élé ments sur sa
taille, la forme de son nez et sa mous tache :

5

– Com ment, non ! ré pli qua le che va lier du Bo cage ; par le ciel qui
nous couvre ! j’ai com bat tu contre don Qui chotte, je l’ai vain cu, je l’ai
fait rendre à merci. C’est un homme haut de taille, sec de vi sage, long
de membres, ayant le teint jaune, les che veux gri son nants, le nez aqui ‐
lin et un peu courbe, les mous taches grandes, noires et tom bantes. Il
fait la guerre sous le nom de che va lier de la Triste- Figure, et mène
pour écuyer un pay san qui s’ap pelle San cho Panza. Il presse les flancs
et di rige le frein d’un fa meux cour sier nommé Ros si nante, et fi na le ‐
ment il a pour dame une cer taine Dul ci née du To bo so, ap pe lée dans
le temps Al don za Lo ren zo, tout comme la mienne, que j’ap pelle Cas ‐
sil dée de Van da lie, parce qu’elle a nom Cas sil da et qu’elle est An da ‐
louse. Main te nant, si tous ces in dices ne suf fisent pas pour don ner
cré dit à ma vé ra ci té, voici mon épée qui saura bien me rendre jus tice
de l’in cré du li té même 9.

Force est de consta ter que les pein tures du ca ta logue par tagent ces
ca rac té ris tiques de la des crip tio tex tuelle  : dans les illus tra tions sui‐ 
vantes, on peut aper ce voir un vieux che va lier mince, cras seux, de
grande taille, avec les mêmes mous taches longues et noires. Les traits
du por trait lit té raire re pris par les illus tra teurs sont prin ci pa le ment
son as pect amai gri, dé pe naillé et rê veur. En plus de ce dé tail, on re‐
marque que le che va lier est presque tou jours ac com pa gné de son
che val Ros si nante, ou de tout autre ani mal tel que dé crit dans le
texte.
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Fi gures 1a et 1b. Re pré sen ta tions pic tu rales de don Qui chotte, 2016


