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I Introduction

Le tenne alienation recouvre des idees diverses et jouit par hl d'un champ seman
tique tres etendu. Si I'on se refere a I'etymologie du mot, le tenne latin alienatio
exprime deja trois concepts distincts. Dans le domaine juridique, il designe le trans
fert de propriete. Dans le domaine proprement social, il designe la desaffection (dis
iunctio, aversatio) qui se substitue a l'attachement qu'on eprouvait pour quelqu'un ou
pour quelque chose. En medecine, il signifie la demence (dementia, insania).l On
retrouve pourtant une idee maitresse qui relie ces trois acceptions du tenne: idee de
separation ou de passage d'un etat initial a un nouvel etat. Ce nouvel etat represente
une "defonnation" de l'etat initial et par consequent est souvent peu souhaitable.2

C'est aussi cette idee maitresse de separation qu'on retrouve chez les critiques qui
ont etudie le concept d'alienation, bien que cette idee de separation ne soit pas tou
jours tres clairement explicitee. Ainsi Richard Schacht ecrit que l'emploi le plus com
mun du tenne alienation en sociologie exprime la separation de l'individu de certains
aspects de la vie socio-culturelle de sa societe.3 Autrement dit l'individu se tient a l'e
cart et rejette certains aspects culturels de sa societe. Bemard Murchland fait remar
quer qu' il y a dans toute forme d'alienation un element de desunion ou de separation.4 Aime
Cesaire qui evoque I'alienation du negre a la suite du bapteme colonial, parle du negre
qui est devenu "chaque jour plus bas, plus lache, [...] plus separe de soi-meme."5

L'idee de separation que recouvre le concept d'alienation prend chez Karl Marx un
aspect presque pathologique ou l'alienation exprime le rapport faux ou denature entre
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I'homme, son travail et le produit de ce travail. Loin de dominer son travail et le pro
duit du travail, l'homme est domine par l'un et par l'autre.6 Le rapport denature entre
1'homme et son travail existe aussi, pour Karl Marx entre 1'homme aliene et sa societe.
L'aliene se tient a l'ecart des valeurs culturelles de sa societe. Ses valeurs de reference
viennent d'ailleurs. Cette forme d'alienation marxiste evoque dans une certaine
mesure le sens metaphorique du terme chez Andre Lalande ou le terme exprime l' "etat
de celui qui appartient a un autre."? Autrement dit, l'aliene social a tendance a rejeter
ses propres valeurs socio-culturelles au profit des valeurs de reference qui appartien
nent a une autre culture. 11 y a ainsi separation entre ce que I'homme est, et devrait
etre, et ce qu'il veut etre.

Cette idee d'appartenance a un autre rejoint en quelque sorte le sens extensif d'a
lienation tel que le presente Paul Robert, qui note que c'est le sens courant au milieu
du XXe siecle, et particulierement a la mode chez certains intellectuels. Ici, dans son
sens extensif, le terme d'alienation designe:

Tout processus par lequell'etre humain est rendu comme etranger a lui
meme et perd la conscience c1aire de ses rapports avec l'Autre.

En Afrique, l'alienation, du moins l'alienation socio-culturelle, se presente surtout
suivant le sens exprime par Andre Lalande et Paul Robert. Les alienes sociaux en
Afrique rejettent la culture africaine, leur propre culture, au profit de la culture occi
dentale introduite en Afrique par le fait colonial. Le colonialisme a tot fait de seduire
et de convaincre certains Africains que la culture africaine releve de la barbarie. Pour
ces Africains, la vraie valeur de l'etre humain se mesure desormais par le fait de son
occidentalisation, c'est-a-dire par le fait de sa separation de ses propres valeurs cul
turelles, ou plus exactement par le fait de son alienation. C'est dire que l'alienation
culturelle en Afrique est souvent consciente. Elle est souvent volontairement choisie
par l'aliene comme une maniere de se donner de l'importance. Puisque la culture
africaine lui apparalt inferieure a la culture occidentale, son choix de cette demiere
aurait le merite d'augmenter sa valeur humaine, c'est-a-dire d'affirmer sa superiorite
face aux autres Africains qui se tiennent toujours aux valeurs traditionnelles de
I'Afrique.

Mais l'alienation culturelle en Afrique peut etre inconsciente aussi. Lorsqu'elle est
inconsciente, l'aliene social agit pour profiter des avantages qu'il croit que la culture
occidentale favorise. Mais il ne se rend pas toujours compte qu'il ne peut profiter de
ces avantages qu'au detriment de sa propre culture. Alors que dans l'alienation con-
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sciente l'aliene fait clairement fi de ses valeurs culturelles, dans l'alienation incon
sciente l'aliene aspire a des valeurs de reference occidentales sans pourtant oublier
completement ses propres valeurs culturelles. En fait il tente vaguement de conjuguer
les premieres avec les demieres. Mais tentative vaine car il ne manque pas de noter,
sans cesse, et de souligner les avantages envol1tants de la culture occidentale.

Notre etude de l'alienation culturelle en Afrique, a travers le theatre africain, se
portera donc sur ces deux formes d'alienation: l'alienation consciente et l'alienation
inconsciente. Les deux formes d'alienation ont leurs racines dans le fait colonial.

11 Alienation consciente

Ce qui caracterise cette forme d'alienation en Afrique, c'est le rejet volontaire par
l'aliene des valeurs culturelles de l'Afrique et le desir achame de remplacer la culture
africaine par les valeurs de reference occidentales. Pour l'aliene, la culture africaine
est degradante et inferiorisante. Or le personnage a deja conscience de sa superiorite
aux autres Africains, et la maniere de confirmer cette superiorite consiste as'occiden
taliser, a se rendre comme "etranger a lui-meme." 11 renonce donc a sa culture pour
mieux vivre l'idee qu'il se fait de lui-meme.

C'est essentiellement la situation que Bemard Dadie depeint dans Monsieur
Th6g6-gnini et John Pliya dans La Secretaire particuliere, les deux pieces qui font
l'objet de notre etude dans l'alienation consciente.

Dans Monsieur Th6g6-gnini Bemard Dadie decrit la rencontre entre deux cultures
- la culture africaine et la culture europeenne - et met en relief surtout le resultat de
cette rencontre qui s'exprime largement par l'alienation culturelle du pays africain. Le
dramaturge ne situe pas c1airement le pays africain en question. On sait seulement
qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le pays europeen n'est pas bien situe
non plus. On parle simplement des Blancs venus d'Europe. Si le dramaturge ne pre
cise pas les pays en question, c'est peut-etre parce qu'il veut donner l'impression que
la rencontre entre l'Afrique et l'Europe produit toujours le meme resultat: l'alienation
culturelle de la premiere, quels que soient les pays concemes dans la rencontre, et quel
que soit le but profere par l'Europe en etablissant un contact avec l'Afrique.

Ainsi les Blancs qui arrivent en Afrique au commencement de la piece font enten
dre qu'ils sont venus en mission d'amitie et qu'ils desirent etablir des liens de com
merce entre les deux pays. Puisque l'objet important de la mission est le commerce,

Ben Jukpor .:. 15



le delegue principal d'Europe, nomme simplement Le Blanc, ne tarde pas a sensi
biliser les Noirs au culte de l'argent, voie fondamentale de commerce en Europe. Il
decrit l'argent comme le seul dieu que l'Europe reconnait, "un dieu visible, tangible"
(I, p. 18). La foule est eblouie, et Monsieur Thogo-gnini qui avait vecu en Occident,
et qui n'ignore pas l'importance d'une economie monetaire, est encore plus seduit que
les autres et reclame l'argent que Le Blanc tient devant la foule comme une sorte de
baguette magique qui exorcise un demon: "De l'argent! De l'argent! Donne-Ie-moi"
(I, p. 18). Mais l'argent, on ne le donne pas comme cela. On le merite, on le gagne.
Et profitant de l'eblouissement collectif des Noirs, Le Blanc precise en refusant la
demande de Monsieur Thogo-gnini:

Non! Il faut le gagner, en travaillant. Il faudra planter beaucoup de
palmiers; beaucoup d'arachides. L'Europe en a besoin. Enrichissez
vous (I, pp. 18-19).

Cette invitation as'enrichir a du sens surtout pour les gens comme Monsieur
Thogo-gnini qui sont en mesure de pouvoir profiter de la situation. Ces gens ont des
palmiers qu'ils peuvent exploiter pour s'enrichir. D'ailleurs, Monsieur Thogo-gnini
n'est pas un personnage quelconque. Il est le porte-canne du roi, c'est-a-dire l'equiv
alent du premier ministre en Afrique contemporaine. Il est, par consequent, haut place
dans la societe. 11 decide donc de profiter de la recommandation du Blanc, d'autant
plus que sa position sociale rend assez facile l'acquisition de l'argent.

Mais cette acquisition de l'argent, comme Bemard Dadie semble le suggerer, ne
saurait se realiser qu'au prix de la perte d'identite, c'est-a-dire au prix de l'alienation
culturelle. C'est ainsi que Monsieur Thogo-gnini qui, au premier tableau, lors de la
rencontre avec Le Blanc, est en tenue nationale, apparait au commencement du deux
ieme tableau "habille en occidental" (11, p. 21). En fait, d'icijusqu'a la fin de la piece,
Monsieur Thogo-gnini ne revient plus a la tenue nationale.

En plus il se laisse finalement "acheter" par les Blancs qui lui remettent une
somme d'argent, le nomment leur "auxiliaire le plus precieux" (II, p. 22) dans l'ex
ploitation du pays, et lui promettent encore beaucoup d'argent et beaucoup d'hon
neurs. Dorenavant, Monsieur Thogo-gnini poussera les autres Noirs a travailler avec
achamement dans la palmeraie, au profit des Blancs et de lui-meme. L'idee d'avoir
de l'argent et d'en avoir beaucoup devient presque obsessionnelle chez lui et l'ex
pression "De l'argent! De l'argent! Beaucoup d'honneurs... Vite! Vite!" (11, p. 23), lui
echappe sans cesse comme s'il s'agissait d'une sorte de formule d'incantation.
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Monsieur Thogo-gnini se rend compte aussi que pour avoir beaucoup d'argent il
ne faut plus mener la vie traditionnelle, une vie collectiviste qui caracterise l'Afrique
d'avantla colonisation. Tout le monde ne doit plus s'occuper de tout le monde. C'est
desormais "chacun pour soi" (Ill, p. 27). Monsieur Thogo-gnini rejette ainsi ce qui
constitue l'element fondamental de la culture africaine au profit d'une conception de
vie etrangere al'Afrique. Or la nouvelle philosophie de vie thogo-gninienne implique
essentiellement l'exploitation des uns par les autres, des faibles par les forts, ou plus
exactement des pauvres par les riches. Cette nouvelle forme de vie, par rapport ala
vie traditionnelle, est une vie d'enfer. Monsieur Thogo-gnini en est bien conscient,
mais il en est bien content aussi car etant devenu tres riche et puissant, i1 detient l'au
torite sur tous ces compatriotes. 11 s'en enorgueillit devant son ami, Fakron:

[...]Moi, Thogo-gnini, je ne suis peut-etre pas aime, mais je suis craint,
respecte. Eh oui, je puis impunement faire ce qui me plait [...] Eh oui,
mon ami, c'est ainsi que devient la belle vie d'hier, une vie
d'enfer...dans une vie d'enfer, on se fait diable (Iv, pp. 39-40).

Affirmant que les Africains doivent maintenant choisir entre ce qui etait hier et ce qui
sera demain, il se declare comme etant "l'image de demain... Un demain impitoyable"
(Ibid.,p.40).

Ce demain impitoyable que Monsieur Thogo-gnini represente appartient ace que
le boy de cafe decrit comme "une classe de blancs noirs" (Ibid., p. 41). Le boy de cafe
precise:

[...]Cette classe est impatiente, avide, brutale... Ah si les vieux negres
pouvaient sortir de leurs tombeaux, ils ne nous reconnaitraient plus et
se demanderaient si les noirs ne sont pas en train de perdre leur couleur
noire, et leur rire aussi (IV, p. 42).

Fakron, l'ami de Thogo-gnini, reprend l'idee du boy de cafe et ajoute:

Les rois d'Europe recherchaient le Noir pour apprendre a rire.
Aujourd'hui, le Noir abandonne le rire... Demain, il nous faudra payer
des Blancs pour reapprendre arire (Ibid.).
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Le mot "rire" ne doit pas etre pris ici seulement au sens litteral. II renvoie aussi
au sens figure OU il designe la situation de joie qui caracterise l'existence collectiviste
de l'Afrique d'avant la colonisation ou l'homme n'etaitjamais seul dans l'etat de bon
heur comme dans celui de maIheur. II s'agit d'une existence communautaire ou tout
se partage, ce qui rend les epreuves de la vie beaucoup plus supportables. Cette forme
de vie n'est plus possible dans l'Afrique des Thogo-gnini. Pour Monsieur Thogo
gnini, tout le pays se resume en sa personne. II croit que tout lui appartient et doit lui
appartenir. II transforme ses compatriotes en vraies victimes. IIleur "achete" des ruts
d'huile de palme qui ne sont jamais payes. Mais il regIe promptement ses comptes
avec ses amis blancs. Ceux-ci se moquent d'ailleurs de lui au fur et amesure qu'il
pietine la culture africaine. C'est ainsi qu'il se pavane dans son complet en jute qu'ils
lui donnent en lui disant que c'est

Le plus beau tissu qui se fait actuellement en Europe; le tissu que por
tent les hommes en vue. Un tissu exclusif (V, p. 63).

II renonce a la religion traditionnelle et veut convertir son pere, retroactivement, en
demandant aux Blancs de faire dire une messe en Europe a la memoire de son pere
mort il y a des annees en Afrique. Les Blancs s'etonnent de la stupidite du person
nage, mais ils se donnent aussi du bon temps aux depens de toute l'Afrique. lIs l'in
vitent aeuropeaniser son nom qu'ils trouvent banal. Et Monsieur Thogo-gnini prend
le nom

"Monsieur de Thogo-gnini de la Panthere des Afriques des Trafics du
Benin" (V, p. 71).

Par cette denaturation de son nom, par sa tenue de jute qui constitue une insulte
flagrante au personnage, bien qu'il ne s'en rende pas compte, Monsieur Thogo-gnini,
tout a fait aliene, apparait comme une sorte de bete amusante. Albert Memmi qui a
bien etudie cette perte d'identite de l'homme noir ecrit:

Pire que la destruction physique, les coups, l'exclusion professionnelle,
pire que la mort meme, est cette destruction interieure, cet avilissement
consentant de l'homme noir. Car il finit par accepter ce que lui racon
te l'homme blanc, par y croire: il est alors perdu. II devient ce valet
stupide, ce cireur amusant; un animal domestique [...] il devient en
somme le complice de sa propre oppression.
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En effet Monsieur Thogo-gnini est le complice non seulement de son propre avilisse
ment mais aussi de l'oppression de ses compatriotes par les Blancs, a laquelle il par
ticipe avec ardeur. Et il s'agit, en effet, d'un "avilissement consentant," c'est-a-dire
d'une alienation consciente.

Mais cette alienation consciente et flagrante qui commence aagacer les compatri
otes ne saura durer indetiniment. Et le peuple qui en a assez du comportement
autophage et arrogant de Monsieur Thogo-gnini se saisit de lui, lui prend son argent,
le transforme en un objet d'une farce grossiere, un veritable symbole de l'alienation
culturelle. C'est ainsi que dans sa tenue de jute on "lui blanchit le visage, les mains,
lui rougit les levres [...r CV; p. 81), et lui colle sur la poitrine une pancarte portant
"CHACUN POUR SOL" On l'entraine dans cette parure devant le tribunal qu'il
aurait organise dans le but de punir N'Zekou pour avoir ose lui demander de payer sa
dette. Et les chaines de N'Zekou, c'est a lui maintenant que la foule les passe. La
piece se termine ainsi sur cette mise a la chaine de Monsieur Thogo-gnini.

La fin de la piece ne nous parait pas bien menee. L'alienation culturelle telle
qu'elle se presente chez Monsieur Thogo-gnini est un delit tres grave d'autant plus que
le personnage est pleinement conscient de son alienation et s'en enorgueillit avec arro
gance car cette alienation represente a ses yeux l'indice de sa superiorite face a ses
compatriotes qui n'ont pas la capacite de se blanchir. L'alienation de Monsieur
Thogo-gnini est un delit qui merite un projet correctionnel beaucoup plus severe
qu'une mise a la chaine. C'est que meme enchaine, le personnage ne semble pas se
rendre compte de la nature de ses forfaits. Loin d'un repentir quelconque, il s'etonne
qu'on ose le bHimer ou l'accuser de quoi que ce soit. L' "arrestation" de Monsieur
Thogo-gnini nous parait donc comme constituant essentiellement un sursis aux acti
vites du personnage, activites qui reprendront leur cours des que les chaines seront
enlevees. C'est pour cela qu'il aurait fallu une fin beaucoup plus susceptible de faire
ouvrir les yeux au personnage, une fin ou l'on assistera, par exemple, non seulement
a la saisie de tous les biens du personnage, mais aussi asa condamnation aI'exil.

La deuxieme piece que nous etudions sous l' alienation consciente - La Secretaire
particuliere - reprend, en le depeignant avec vigueur, un certain aspect de l'aliena
tion culturelle que Bernard Dadie ne fait qu'evoquer dans Monsieur Th6g6-gnini: l'a
lienation vestimentaire. La Secretaire particuliere se distingue aussi de Monsieur
Th6g6-gnini du fait qu'alors que celle-ci presente l'alienation culturelle chez les
Africains comme un phenomene qui se produit au fur et a mesure que le contact entre
l'Europe et l'Afrique s'approfondit, celle-la presente l'alienation culturelle telle
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qu'elle se manifeste en Afrique independante. Mais dans la piece aussi l'alienation
culturelle apparait surtout comme etant le resultat de la colonisation de I'Afrique par
l'Europe.

Cette alienation, un peu comme dans Monsieur Thogo-gnini, est surtout vestimen
taire. Mais si l'alienation est vestimentaire dans Monsieur Thogo-gnini, e1le est autre
chose aussi: e1le traduit l'oppression criminelle du peuple par Monsieur Thogo-gnini
au nom de l'argent, en faisant fi de tout ce qui constitue la philosophie de vie africaine.
Elle reste par contre largement vestimentaire dans La Secretaire particuliere.
Neanmoins, tout comme Monsieur Thogo-gnini s'habille en occidental pour mieux
souligner son importance et s'imposer a ses compatriotes, Monsieur Chadas, le per
sonnage principal, et le Chef de service dans La Secretaire particuliere, s'habille tou
jours en tenue europeenne, et interdit a ses employes de se presenter en tenue
africaine. Son raisonnement peu logique fait remarquer jusqu'a quel point Chadas
admire la culture europeenne et meprise la sienne. Son alienation est consciente.
Ainsi dec1are-t-il a son employe, Jacques, coupable de venir au bureau en costume tra
ditionnel:

[...]Ne savez-vous pas que le Franc;ais est notre langue officielle?
Comment voulez-vous parler la langue franc;aise sans porter une cra
vate? Je vous le repete. Et a vous aussi mesdemoiselles. Pour les
hommes, pas de tenue correcte sans le pantalon, la veste, la cravate ou
le noeud papillon (il touche le sien). Pour les femmes, toujours une
robe et une robe a la mode autant que possible (I, 2, pp. 16-17).

Bien que Chadas sache que le costume europeen ne convient pas en Afrique a
cause du c1imat du continent, et bien que lui-meme etouffe de chaleur dans sa veste et
sa cravate, i1 refuse d'enlever sa veste car "ce serait incorrect" dit-il (11, 3, p. 35). 11
reconnait d'ailleurs, bien qu'indirectement, qu'il est "esc1ave des manieres des
Blancs" (Ibid.). Mais cet etat d'esc1ave lui parait beaucoup plus important et beau
coup plus acceptable qu'une situation OU il soulignera sa liberte et fera valoir sa pro
pre culture a travers une tenue africaine qui est precisement commode au climat du
continent.

C'est que Monsieur Chadas ne veut pas dechoir a ses propres yeux. Le costume
europeen est pour lui une maniere de se montrer bien "civilise," et partant tres impor
tant comme homme. Son titre de chef de service, c'est-a-dire de chef de bureau parait
lui imposer son comportement. Le bureau, a proprement parler, a ete une creation du
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colonialisme. Avant la colonisation, les affaires publiques en Afrique se reglaient sou
vent en plein air dans le centre du village ou dans les cours des chefs qui faisaient ainsi
office de "salles" a palabres. Les affaires etaient debattues au vu et au su de tous et
tout le monde pouvait y participer. Ce n'etait plus le cas en Afrique coloniale ou les
affaires publiques etaient particulierement dirigees par les colonisateurs dans des
bureaux. Ces chefs de bureau occidentaux portaient souvent des costumes europeens.
Or lorsque certains Africains comme Chadas sont devenus chefs de service a la fin de
la colonisation, ils ont cm, nalvement, que le travail de bureau ne saurait se faire sans
costume europeen. Autrement dit, ils ont cm que sans ce costume ils ne pourraient pas
avoir la meme importance et le meme respect qu'avaient les chefs de service
europeens.

D'autre part, puisqu'en Afrique coloniale le costume europeen etait principale
ment porte par les colonisateurs, ce costume lui-meme etait aux yeux de la plupart des
Africains le symbole de la colonisation, c'est-a-dire de la domination des Noirs. Etant
donne aussi que les colonisateurs detenaient l'autorite sur les Noirs, le costume qui les
designait en particulier devenait par extension le symbole de leur "superiorite" a I'e
gard des Noirs. C'est precisement cette superiorite conferee surtout par le vetement
que les Chadas veulent exercer a l'egard de leurs compatriotes. Mais en le faisant, ils
rejettent leur culture et se rejettent en meme temps. Un Chadas qui s'habille en occi
dental et qui rejette le costume africain est un Chadas sans une veritable identite, un
Chadas suspendu entre deux cultures: la culture europeenne a laquelle il aspire et la
cultureafricaine a laquelle il renonce. 11 n'appartient pas a I'une; il n'appartient plus
a I'autre. C'est ce procede d'auto-dechirement que Frantz Fanon evoque lorsqu'il
parte de "la tentative de I'homme de couleur de fuir son individualite, de neantiser son
etre-Ia." En fait, bien qu'il aspire a la culture occidentale, bien qu'il «tente de fuir son
individualite et de neantiser son etre-Ia,» Chadas ne reussira jamais a faire sienne la
culture europeenne car, comme le fait remarquer Albert Memmi:

[...] On ne s'arrache pas ainsi de soi-meme, on ne peut pas vivre
impunement en se halssant [...] Et surtout, le Blanc n'a pas voulu se
laisser imiter. Ne l'oublions jamais: l'assimilation est [...] refusee par
l'oppresseur [...]

Or puisque I'alienation culturelle en Afrique est un procede par lequel certains
Africains rejettent leur culture et s'efforcent d'assimiler la culture europeenne, et
puisque le Blanc ne veut surtout pas se laisser imiter car, accepter l'imitation par
l'homme noir equivaudra a conferer a l'imitateur un certain statut d'egalite, ce qui
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compromettra la conscience de superiorite que le Blanc a souvent face au Noir, il s'en
suit que l'alienation est un exercice ambigu, presque inutile. C'est un exercice ou le
Noir se detruit en meme temps qu'il cherche a se faire reconnaitre. C'est un exercice
enfin qui assure la disparition du Noir qui veut "paraitre."

C'est finalement ce qui arrive a Monsieur Chadas. On l'expulse du bureau et de
la societe ou il veut imposer son importance. Mais cette expulsion n'est pas le resul
tat direct de l'alienation culturelle du personnage qui se manifeste par le prejuge ves
timentaire. Cependant, il est vrai que la position de chef de service qu'occupe Chadas
est une position d'autorite. Cette autorite s'exprime a travers le costume europeen et
elle favorise la corruption sociale dans la mesure ou e1le permet au personnage de se
procurer tout ce qu'il veut par des moyens souvent injustes ou malhonnetes. Chadas
profite pleinement de son autorite. II intimide Avoce, un chomeur que sa voiture ren
verse dans la rue, et bafoue Denise, l'avocate de la victime. II reduit Nathalie, sa
secretaire particuliere, en objet du plaisir sexuel jusqu'au moment ou la grossesse de
Nathalie sonne le scandale qui met fin a l'autorite de Chadas.

Comme on le voit donc, l'alienation consciente est un delit grave qui menace l'ex
istence meme de l'Afrique. C'est un delit d'autant plus serieux qu'il est commis par
les personnages qui sont haut places dans la societe. Vu leur rang social, la preoccu
pation principale de ces personnages aurait dl1 etre de sauvegarder et de perpetuer la
culture africaine face a la culture europeenne mise en avant comme la nouvelle valeur
de reference par le fait colonial. Mais loin de tenter de faire valoir la culture africaine,
les Thogo-gnini et les Chadas sont comme emballes et emportes par cet ouragon
europeen qu'est le fait colonial. lIs ne pensent alors qu'a fuir leur individualite
africaine, a s'arracher d'eux-memes suivant cette tentative lucide mais toujours man
quee de suicide du moi.

III Alienation inconsciente

Dans l'alienation inconsciente, l'aliene social est sensibilise aux avantages que
favorise la culture europeenne. II veut profiter de ces avantages, et en le faisant, il ne
pense pas au mauvais effet que son comportement pourrait avoir sur sa propre culture:
I'hemorragie inevitable de cette culture. L'aliene inconscient est seduit par les appa
rents avantages que lui presente la culture occidentale, mais il ne prend pas une deci
sion lucide et clairement consciente de renoncer a sa culture. II tend soit a oublier
momentanement sa culture au profit du plaisir de l'instant, comme c'est la cas dans
Beatrice du Congo de Bemard Dadie, soit a la conjuguer avec la culture etrangere,
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comme c'est le cas dans Trois pretendants...un mari de Guillaume Oyono-Mbia. Nous
tacherons donc, au cours de l'etude de ces deux pieces, de faire bien saisir le mecan
isme de l'alienation inconsciente.

Tout comme dans Monsieur Thogo-gnini, Bemard Dadie met l'accent, dans
Beatrice du Congo, sur le resultat de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique: la des
integration de la culture africaine.

Lorsque les Europeens (les Portugais nommes les Bitandais dans la piece) arrivent
au ZaIre, ils laissent entendre qu'ils sont venus rechercher et etablir des rapports ami
caux entre le Bitanda et le Zaire. Pour leur part, les Zairois recourant ala philosophe
africaine d'une fratemite universelle, accueillent les Bitandais abras ouverts car "Tout
etranger est un envoye des dieux" (I, 2, p. 32), comme le dit le roi du ZaIre. Mais a
peine arrivent-ils au pays que les Bitandais devoilent, presque avec arrogance, le veri
table objet de leur presence: il s'agit de transformer le Zaire en satellite du Bitanda,
voire de faire du Zaire une propriete privee du Bitanda. Jugeant le Zaire primitif, bar
bare et sans civilisation, les Bitandais sumomment leur projet d'appropriation une
mission civilisatrice.

Cette mission civilisatrice est presentee par les Bitandais comme etant dictee par
l'amitie qu'ils eprouvent pour les Zairois. Mais comme on le verra tout al'heure, il
s'agit d'une amitie specieuse et couteuse qui ne saura s'etablir qu'au prix de la perte
de toutce qui constitue la specificite culturelle du Zaire, une amitie garantie presque
exclusivement par l'alienation culturelle chez les Zairois. C'est ainsi qu'au nom de
l'amitie, les Bitandais obligent les Zairois a transformer le nom de Mbanza Congo,
capitale du Zaire, en San Salvador qui est "plus facile aprononcer" (11, I, p. 71). Alors
que Mbanza Congo signifie quelque chose dans !e contexte zairois, San Salvador est
tout afait deplace et peu signifiant dans le meme contexte. Le meme coup qui oblitere
Mbanza Congo transforme les noms des notables en Duc, Baron, Marquis, Comte,
Vicomte. Le roi du Zaire devient Dom Carlos leT, un nom qui n'a de sens ni pour lui
ni pour son peuple. Ce que tout cela signifie, c'est une perte d'identite grave, la
«mort» meme des personnages car en Afrique, nommer ne veut pas seulement dire
designer quelqu'un par un tel ou tel nom. Nommer veut dire aussi saisir tout l'etre,
atteindre l'essence meme de l'etre. C'est presque creer, saisir au vifla specificite de
l'etre. On comprend donc qu'en Afrique les noms refletent ou renvoient souvent aux
circonstances de naissance. On comprend aussi I'amertume avec laquelle Aime
Cesaire decrie la meme situation historique oil les colonisateurs obligent les Africains

Ben Jukpor .:. 23



a renoncer a leurs noms africains au profit des noms europeens. Dans une de ses
pieces, un personnage nomme RebeIle s'eerie, angoisse:

"Mon nom: offense; mon prenom: humilie; mon etat: revolte; mon
age: I'age de la pierre."

Le coup qui renverse les noms africains en mettant les noms etrangers aleaur place
terrasse aussi un certain aspect culturel important de l'Afrique: le systeme de nomi
nation. Les personnages africains aqui on donne des noms etrangers paraissent enfin
comme etant etrangers a eux-memes. En fait ils paraissent comme etant deracines,
voire coupes de leur propre essence, leur propre souche. lIs flottent ainsi dans I'air,
entre deux mondes distincts: le monde africain d'ou ils sont arraches par le fait colo
nial, et le monde europeen qui leur est interdit en raison de leur soi-disant primitivite
et leur manque de civilisation. C'est pourquoi les Bitandais se rient du roi du ZaIre et
se moquent du projet de son voyage au Bitanda.

Mais la perte d'identite ne se manifeste pas seulement dans le rejet des noms
africains. EIle apparait aussi dans I'abandon des traditions africaines. Pour pouvoir
garder l'amitie du Bitanda, le roi du ZaIre est oblige de rompre avec le passe, de detru
ire les fetiches. II doit aussi renoncer ala polygamie malgre le fait qu'il est bien con
vaincu de la necessite socio-politique de cette coutume. II doit egalement abandonner
la religion traditionneIle pour le christianisme europeen, et finalement il ordonne aux
autres ZaIrois de l'imiter en tout:

En tant que pere de la Nation, j'intime l'ordre a tous de me suivre
aveuglement (11, i, p. 78).

En effet, ai'exception de I'heroIne, Dona Beatrice, ils le suivent aveuglement. C'est
que Dona Beatrice constate I'etat de desagregation sociale ou sombre le ZaIre depuis
la presence des Bitandais, et decide de prevenir le roi de sa meprise en faisant aux
Bitandais "une confiance totale...absolue, chretienne"(Ibid., p. 87).

Mais I'entretien entre Dona Beatrice et le roi ne fait que reveler la nature profonde
de l'alienation du roi. On apprend que le roi est dorenavant sensibilise au culte de I'ar
gent et ne pense plus qu' adevenir aussi riche que le roi du Bitanda, au detriment de
son peuple: "Je vais m'edifier la plus colossale des fortunes" (11, i, p. 91), dit-il en
comptant et recomptant son argent. N'ayant plus de confiance en son propre pays, il
doit garder sa fortune au Bitanda. II vante sa garde blanche et se montre fier de ce que
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l'anm':e bitandaise veille sur le pays pour le proteger contre son peuple. 11 met une dis
tance grandissante entre lui-meme et son peuple. 11 decrit celui-ci comme "des
envieux" et comme "le flot des gueux" (Ibid., p. 85), et veut "faire dresser deux, trois,
quatre enceintes autour de [ses] palais" (Ibid., p. 85). A Dona Beatrice qui insiste pour
lui parler il declare:

Non! le ne veux plus rien entendre. Ce n'est plus it moi de vous
ecouter, mais it vous de m'ecouter (11, 1, p. 86).

Autrement dit, le roi supprime la situation ou le dialogue existait entre lui et le peup1e,
et la remplace par une nouvelle situation, celle qui existe entre le maitre et l'esc1ave
et qui ne pennet presque pas de veritable dialogue. On ne s'etonne donc pas que le
roi devienne esclavagiste, vendant le meme peuple qu'il devrait proteger. Et comme
le dit Dona Beatrice, le roi n'est plus veritablement un ZaIrois mais "Un Bitandais de
couleur" (Ibid., p. 91).

11 est vrai que le roi du ZaIre est devenu "un Bitandais de couleur," mais il con
vient de souligner que le roi n'est pas du tout conscient de son alienation. 11 est com
pU:tement envofite par les paroles doucereuses d'amitie que lui lancent sans cesse les
Blancs, et il n'est pas en mesure de saisir sa veritable situation. 11 s'agit donc d'un cas
d'alienation inconsciente.

Cependant, le roi ne demeure pas jusqu'au bout aliene de sa culture. En fait, ala
10ngue periode d'alienation inconsciente se succede une phase de desalienation
lorsque le roi prend conscience de la veritable nature de l' "amitie" des Bitandais. 11
comprend que cette "amitie" n'est pas differente d'une hostilite declaree de la part des
Bitandais. C'est d'abord que non seulement les Bitandais entretiennent des guerres
civiles dans le pays et vendent des annes it toutes les regions engagees dans le conflit,
mais aussi ils enlevent deux membres de la famille royale pour les vendre en
esclavage. Le roi comprend aussi que le contrat d'amitie qu'on lui avait fait signer
voulait dire le renoncement au ZaIre au profit du Bitanda. Du coup le roi se rend
compte qu'il n'a plus de pays, et qu'il est maintenant "etranger sur [son] propre sol
devenu sol etranger" (Ill, 3, p. 130). Le roi comprend aussi qu'il n'a plus d'autre
choix qu' it retoumer it ses anciennes traditions et aux dieux des ancetres, et tel un fils
prodigue, il demande aux ancetres de lui pardonner. Son repentir est sincere, et sa
douleur amere nait precisement de sa deception profonde it l'egard des Bitandais:
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[...]J'entends me reconcilier avec les miens, avec mon peuple, retablir
l'unite du pays mis au pillage par les traitants, mine par les guerres [...]
Pauvre ZaIre, tout remettre debout, sur pied [...] Ramenez-moi mes
dieux, les dieux de mes ancetres, ceux qui ne me sont pas pretes et qui
me comprennent (Ill, 3, p. 127).

Un peu plus loin, la mort clans l'fune, il s'accuse de ses crimes:

Branche sechee dans la foret vivante, la touffe d'herbe en train de pour
rir l'eau, de tuer les poissons; vieux sorcier qui se nourrit de ses pro
pres enfants, des annees durant j'ai regne sur des cadavres, des enfants
condamnes avant meme d'avoir ete conc;us, condamnes pour avoir vu
le jour sur les bords du ZaIre, clans le royaume du ZaIre. J' ai ete le sou
verain des morts, et c'etait pour c;a... (Ill, 3, pp. 132-133).

L'indication de scene precise que le roi, en disant ces demiers mots, "rote une bourse"
c'est-a-dire l'argent qu'il a rec;u des Bitandais. L'argent, la croix et le grand cordon
qu'il porte au cou deviennent tous pour lui des signes accusateurs de ses crimes, de
son alienation. 11 enleve donc ce qu'il porte au cou, se defait de ses habits d'empmnt
et affirme son retour "a l'Afrique traditionnelle qui ne portait aucune corde au cou"
(Ibid., p. 133). 11 enleve les drapeaux bitandais et y met le feu. Un conseiller bitandais
tire sur lui et la desalienation du roi se solde ainsi par la mort du personnage.

La mort du roi, tout comme celle de Dona Beatrice qui suit peu apres, pourrait, a
premiere vue, sonner le triomphe du colonialisme et de l'alienation culturelle a la
quelle le colonialisme a donne naissance, mais ce n'est qu'en apparence, et de toute
fac;on, un triomphe ephemere. En verite la mort du roi semble ouvrir les yeux aux
autres Zalrois sur la vraie nature des rapports qui existent entre le ZaIre et le Bitanda.
Elle parait convertir le doute que les Zalrois ont sur la bonne foi des Bitandais en evi
dence conc1uante et decisive de la mauvaise foi des Bitandais.

Cette prise de conscience par le peuple contribue a unifier le pays en mettant ainsi
fin aux guerres civiles qui ont ete provoquees et entretenues par les Bitandais.
Dorenavant le peuple est comme pousse par un seul desir: l'expulsion des Bitandais
hors du ZaIre. Lorsque la mort de Dona Beatrice se produit peu apres celle du roi, le
desir du peuple se traduit en action militaire violemment annoncee par les crepite
ments de tam-tams et par le chant martial. Ainsi ces deux morts - celle du roi et celle



de Dona Beatrice - se conjuguent-elles pour exprimer la desalienation culturelle du
ZaIre.

La deuxieme piece que nous etudions sous l'alienation inconsciente - Trois pre
tendants...un mari - se distingue bien de trois autres pieces dont nous avons parle, du
fait que l'alienation n'est pas presentee dans Trois presendants...un mari comme etant
l'affaire surtout d'un seul personnage principal. L'alienation culturelle n'est pas ici
surtout l'affaire d'une c1asse dirigeante et "privilegiee" qui aurait ete influencee par le
contact direct avec la culture europeenne. L'alienation conceme plutot toute une
c1asse de villageois, particulierement les vieillards qui sont censes etre gardiens de la
tradition, c'est-a-dire de la culture africaine. L'alienation apparait chez eux car ils se
mettent dans une situation Oll, loin de s'efforcer de proteger la culture africaine, ils ten
dent a la supprimer pour leurs propres profits personnels.

Ce qui a produit ce changement chez les villageois, c'est, comme chez les autres
Africains, le contact avec 1'Europe qui a bouleverse les rapports sociaux et a installe
un nouveau mode de vie exprime surtout a travers des considerations monetaires. 11
est vrai que les villageois africains ne connaissaient pas les Blancs de premiere main.
Ils les voyaient de loin et de maniere peu reguliere puisque les Europeens s'installaient
souvent en ville par opposition au village. Mais les villageois savaient aussi que dans
leurs costumes europeens, les colonisateurs representaient en Afrique l'autorite et la
reussite sociale. Les Blancs etaient tous aux yeux des villageois des hommes riches,
de grands hommes, et des hommes de bureau.

Or en Afrique post-coloniale Oll certains Africains deviennent fonctionnaires et
travaillent dans des bureaux, les villageois reportent sur ces Africains l'image qu'ils
se faisaient des Blancs. Ces fonctionnaires africains deviennent a leurs yeux des
hommes riches, de grands hommes, bref "de vrais blancs." Ils representent ainsi la
reussite sociale mesuree surtout au compas de l'argent. Mais puisque les villageois ne
sont pas en mesure de pretendre au poste de fonctionnaire et se faire "riches" pour
mieux vivre la verite de l'Afrique independante, il ne leur reste qu'une seule issue:
vivre cette verite par une sorte d'osmose. C'est-a-dire se lier en parente a un employe
de bureau. Celui-ci est invite a verser une somme enorme, comme dot, a s'occuper de
tous les besoins des parents de la jeune fille. C'est precisement ce qui se passe dans
Trois pretendants...un mari Oll les villageois voient dans le mariage de Juliette un
moyen de s'enrichir, de devenir de grands hommes grace a la dot extravagante que le
mari eventuel doit verser.
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La dot a toujours existe en Afrique. En Afrique traditionnelle la dot avait surtout
une valeur symbolique et e1le consistait en bien donne comme cadeau par un mari
eventuel it la famille de la jeune fille pour exprimer sa gratitude it cette famille en lui
donnant la jeune fille en mariage, et pour remercier les parents de la jeune fille du soin
qu'ils ont pris it elever leur enfant. La valeur du bien qui constituait la dot n'etait pas
tres importante. Ce qui comptait, c'etait surtout son aspect symbolique. La dot lega
lisait le mariage.

Or en Afrique independante OU I'argent determine desormais les rapports sociaux,
la dot, e1le, prend des valeurs monetaires tres importantes. C'est que les villageois qui
protegent l'institution de la dot voient dans cette institution le moyen de mener une vie
honorable dans cette Afrique ou l'argent fait la loi et l'honneur des gens. Mais en
attribuant it la dot des valeurs monetaires extravagantes, ils contribuent ainsi it dena
turer cette institution de la dot dont ils sont les gardiens. C'est ainsi que les villageois
se trouvent dans une situation ou ils sont coupables d'alienation culturelle car leur
conduite equivaut en quelque sorte au renoncement it leur identite culturelle. En
voulant donner Juliette au plus offrant, c'est-it-dire au pretendant qu'ils jugent le plus
capable de les enrichir eux-memes, ils convertissent Juliette en une espece de
marchandise. Les villageois paraissent ainsi comme des peres denatures qui transfor
ment le rapport filial qui devrait exister entre pere et enfant en celui qui existe entre
producteur et son produit, et nous presentent du coup une forme c1assique de l'aliena
tion marxiste

En fait les villageois ne voient Juliette qu'en fonction des profits ou des biens
qu'ils recevront grace it son mariage. La jeune fille a surtout pour eux une sorte de
valeur d'echange, un objet qui permet d'acquerir quelque chose d'autre. C'est ainsi
que le pere de Juliette, Atangana, s'enorgueillit en voyant que les pretendants se mul
tiplient it cause de l'education de Juliette:

(Se frappant fierement la poitrine) Juliette est, en effet, une fille digne
d'un pere comme moi, et je disais bien, en l'envoyant au college, que
cela me rapporterait (I, I, p. 26).

Abessolo, grand-pere de Juliette, qui prefere un pretendant fonctionnaire, explique it
son fils l'importance d'avoir un fonctionnaire pour gendre:

Rappelle-toi les longues attentes qu'on te fait subir devant les bureaux
administratifs, parce que personne ne te connai't! Or, maintenant que tu
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auras ce grand homme pour gendre, on s'empressera de te servir. (Ibid.,
p.27).

Ondua, l'oncle ivrogne de Juliette, qui est toujours arrete pour ivresse publique, voit
deja, dans le fonctionnaire son protecteur personnel contre les agents de police. Et
lorsque Atangana declare a Juliette qu'il y a deja deux pretendants a sa main a cause
de son instruction et de sa valeur et lui signifie en meme temps que "les deux dots
decideront" (2, p. 29), la jeune fille s'ecrie, humiliee et desemparee:

Mais comment? Suis-je donc a vendre pour que vous vous croyiez
obliges de me donner au plus offrant? Ne puis-je donc pas etre con
sultee pour un mariage qui me concerne? (I, 2, p. 29).

Un "producteur" ne consulte pas son «produit» avant de le vendre. On comprend donc
la consternation generale des villageois devant cette indignation de Juliette qui veut
qu'on la consulte au sujet de son mariage. En effet le desir de Juliette en tant qu'in
dividu ne les interesse pas. Ce qui les interesse, c'est ce qu'ils recevront, la richesse
qui leur reviendra en cedant Juliette en echange contre la dot.

Et puisque Juliette est instruite, la dot que les villageois exigent des pretendants
prend une valeur astronomique. Non seulement le fonctionnaire, Mbia, le deuxieme
pretendant, doit verser deux cent mille francs, mais il doit egalement procurer aux vil
lageois tout ce qu'ils desirent: des bicyclettes, de grands pagnes, des lits en fer, des
fusils, des machines a coudre, des sacs de riz... Et lorsque la sainte loi de l'exogamie,
soulevee par Abessolo, menace de compromettre le mariage entre Juliette et le fonc
tionnaire qui ont un certain lien de parente, les villageois decident d'abolir cette par
ente, c'est-a-dire de detruire la tradition qu'ils devraient proteger. C'est qu'ils sont
deja en train de boire la biere apportee par le fonctionnaire, et comme le souligne
Ondua, "Toute la parente du monde vaut-elle la biere?" (11, 1, p. 38). Le chef du vil
lage, Mbarga, ne dit pas autre chose, malgre sa tournure hypothetique:

Ecoutez-moi tous! Je suis le chefl Mbia, le fonctionnaire que voici,
veut epouser notre fiUe Juliette. (Negligemment) Quelques liens de
parente pourraient empecher ce mariage, je l'admets. (Fort) Mais
quoi? Evincerions-nous un fonctionnaire pour de pareilles raisons? Ne
merite-t-il pas des egards? (11, 1, p. 39).
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Les villageois admettent avec chaleur que le fonctionnaire merite des egards, et des
que Mbarga enumere les benefices qui leur reviendront du mariage, la cause de la par
ente est definitivement perdue.

Un de ces benefices, ce qui souligne aussi l'alienation chez les villageois, est leur
espoir que grace au mariage, le fonctionnaire les "fera manger et boire comme des
blancs au 'Relais' de Sangmelina" (11, 1, p. 39), ce restaurant que frequentent les
Blancs au Cameroun. II s'agit hi d'un desir detoume chez les villageois d'etre "assim
iles" aux blancs, enfin de devenir "blancs," car leur vrai etat de villageois ne leur per
met pas de se considerer comme de grands hommes. En s'assimilant ainsi aux blancs,
ils pourraient finalement devenir importants a leurs propres yeux dans leurs nouvelles
personnalites alienees.

C'est aussi par le meme desir de ne reconnaltre leur propre valeur qu'en se voyant
a travers autrui, qu'en se voyant en blanc, qu'ils meprisent Ndi, le premier pretendant,
un "simple" cultivateur comme eux, et tremblent devant les menaces de Mbia, un
fonctionnaire qui, pour les villageois merite le respect car c'est "un vrai blanc." Le
dedain qu'ils ont donc pour Ndi a qui ils decident de tenir tete en le bravant malgre le
fait qu'ils se trouvent momentanement dans l'incapacite de lui rendre sa dot, ne s'ex
plique que par le fait que Ndi leur ressemble. Ce n'est qu'un villageois comme eux.
II s'agit donc d'un mepris de soi, d'une tentative desesperee de s'arracher de soi
meme, ce qui traduit finalement un cas eloquent d'alienation. Mais le dramaturge ne
permet pas aux villageois de realiser leur reve de "se blanchir," c'est-a-dire de devenir
de grands hommes en cedant Juliette au plus offrant. En fait a la fin de la piece,
Juliette qui reussit a dejouer les manoeuvres des villageois epouse son fiance "sans
dot."

Cependant, le fait meme que l'alienation culturelle se manifeste aussi chez les vil
lageois, les gardiens principaux de la culture africaine, montre jusqu' a quel point le
contact entre l'Afrique et 1'Europe a produit des efIets troublants sur l'Afrique. C'est
comme s'il s'agissait de montrer que l'alienation culturelle est une maladie generale
qui ronge toutes les classes sociales du continent.

Mais il est vrai que les villageois ne se rendent pas compte de leur alienation, et
qu'il s'agit chez eux d'une alienation inconsciente. lIs ne se rejettent pas consciem
ment. lIs aspirent seulement a participer au "progres" social qu'ils constatent autour
d'eux et qui se determine par l'acquisition de l'argent. Pour ce faire, les villageois ten
tent de renforcer la valeur de la dot, c'est-a-dire de transformer la valeur symbolique
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et culturelle de la dot en une nouvelle valeur "capitaliste" qui devrait leur apporter de
la richesse. 11 s'agit de la part des villageois d'une tentative de conjuguer la valeur de
la dot en Afrique traditionnelle avec sa nouvelle valeur en Afrique post-coloniale.
Autrement dit, il s'agit de se servir d'une institution traditionnelle comme un moyen
d'atteindre la verite de I'Afrique independante. Mais tentative vaine car on ne realise
pas son propre "progres" en s'arrachant de soi-meme, en se neantisant. C'est ce fait
que Guillaume Oyono-Mbia souligne bien par le mariage de Juliette "sans dot."

Bien qu'il y ait dans toute alienation, un certain element du rejet de soi, ce rejet de
soi apparait clairement dans l'alienation inconsciente comme etant le resultat de l'en
voutement que la culture europeenne opere chez les Africains. Dans Beatrice du
Congo, l'envoutement est activement entrepris par les Europeens qui reussissent cl
obliger les ZaiIois et surtout le roi du ZaIre cl renoncer cl la culture africaine, au profit
de la culture europeenne. Dans Trois Pretendants...un mari, au contraire, l'envoute
ment est passif, et les villageois qui pensent cl "se blanchir" veulent simplement prof
iter de la nouvelle situation du progres economique qui a ete mise en relief cl la suite
de l'epreuve coloniale. Mais dans la premiere piece comme dans la deuxieme, les per
sonnages qui sont atteints d'une alienation inconsciente finissent par se rendre compte
de leur situation, et par rectifier la situation en quelque sorte. Ainsi cl I' alienation qui
a ete activement entreprise au ZaIre se succede la desalienation active, voire agressive
des ZaiIois. Et cl l'envoutement passif et au desir vague des villageois de devenir
"blancs" grace cl la dot que le mariage de Juliette doit leur apporter se succede leur
prise de conscience sobre du mariage de Juliette "sans dot."

IV Conclusion

Qu'il s'agisse donc d'une alienation consciente ou d'une alienation inconsciente,
l'alienation culturelle en Afrique traduit toujours le rejet de la culture africaine au
profit de la culture europeenne. L'aliene africain se separe de sa propre culture, la
seule culture qu'il connaissait avant la colonisation, et remplace cette culture avec la
culture occidentale cl laquelle le colonialisme I'expose.

Mais si dans I'alienation consciente, la separation est volontairement et activement
entreprise par le personnage comme un moyen d'affirmer sa superiorite cl ses compa
triotes, dans l'alienation inconsciente le rejet du moi est chez le personnage une opera
tion passive. Loin de vouloir activement rejeter sa culture au profit de la culture
europeenne pour bien souligner son importance en tant qu' etre humain, comme le fait
I'aliene conscient, I'aliene inconscient subit son alienation presque comme une

Ben Jukpor .:. 31



epreuve imposee par I'evolution historique de son milieu. L'aliene inconscient ne
cherche pas cl arreter cette evolution historique, et peut-etre parce qu'il n'est pas en
mesure de I'arreter, vu le bouleversement total des valeurs de reference dans lequel il
est engouffre cl la suite du fait colonial. Alors que les Thogo-gnini et les Chadas vivent
activement, et avec passion, leur alienation car cette alienation met c1airement en
relief, du moins cl leurs yeux, leur nouvelle valeur humaine tres importante, le roi du
ZaIre et les villageois subissent leur alienation comme une espece de sort qui leur a ete
jete. On comprend donc que le roi du ZaIre demande cl ses compatriotes de le suivre
"aveuglement" dans son alienation, tout comme il suit aveuglement les Bitandais. On
comprend egalement que les villageois voient dans leur situation de peres denatures,
dont ils n'ont nullement conscience, le moyen de devenir "de vrais blancs," c'est-cl
dire d'atteindre le progres socio-economique, ce qui leur permettra finalement de
vivre la verite de l'Afrique post-coloniale.

Le roi du ZaIre et les villageois demeurent, tout au cours des pieces, largement
inconscients de la veritable situation dans laquelle ils se trouvent. Quand, enfin, le roi
du ZaIre prend conscience de sa situation, il se rend compte que I'alienation dans
laquelle il s'est fourre a ete le resultat d'un malentendu entre les Bitandais et lui:

[...]Nous avons dialogue sans nous comprendre, nous avons parle sans
tenir le meme langage, vecu dans la meme maison sans nous connaitre
[...] (Beatrice du Congo, Ill, 3, p. 127).

Cette prise de conscience par le roi du ZaIre est vite suivie des actes entrepris pour
detruire I'alienation. De tels actes ne se manifestent pas, cependant, chez les villa
geois dont I'alienation est demeuree inconsciente, passive, voire presque discrete
jusqu'cl la fin de la piece. lIs ne se rendent pas bien compte de ce qui se passe autour
d'eux en ce qui conceme les peripeties qui entourent la dot pour la main de Juliette.
Et la remarque hypothetique faite par Atangana cl sa fille Juliette, resume precisement
la situation dans laquelle se trouvent les villageois:

[...] J'aurais peut-etre mieux fait de te donner pour rien...cl ton ecolier,
par exemple! (Trois pretendants... IV, 4, p. 95).

Ce qu'Atangana con<;oit comme une possibilite abstraite, c'est precisement une rea
lite qu'il vient de vivre sans s'en rendre compte.
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On pourrait finalement dire qu'en ce qui conceme I'alienation inconsciente, les
dramaturges laissent entendre la possibilite du rachat des personnages alienes. Les
personnages finissent par saisir leur veritable situation et par comprendre le mauvais
rOle qu'ils jouent face it leur propre culture. Quant aux alienes conscients aucun rachat
n'est plus possible. Leur alienation est volontairement choisie. Leur perte definitive
est certaine. Et il s'agit d'une perte dans le sens le plus profond du terme. 11 s'agit
d'une perte totale it laquelle tout abri est interdit. 11 est vrai que les personnages rejet
tent leur propre culture, mais la culture europeenne it laquelle ils aspirent leur est
refusee. Us sont ainsi suspendus dans l'air, sans "patrie" aucune, et tel est en defini
tive le drame de l'alienation consciente.
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