
IM O-IRIKISI N° 
Ju ille t 2009

La revue des H um anisles du Benin, Faculte 
des Lettres, A rts e t Sciences H um aines

S 0 M M A 1 R E :
Editorial..... ....................................................................... ..............................................................i
Capo, H. B. C . : Langues africaines : de 1’ecriture au developpement..................................1

Da Cruz, M .: Politique linguistique : sens et pertinence.........................................................15

Adjanohoun, M. R. J . : Approche interpretative des aiternances codiques..........................31

Akogbeto, P. C . : Bilingualism in a multicultural society..........................................................43

Gbaguidi, J. K.: Didactique de la- narration dans le sysfeme educatif formel..................... 55

llupeju, A. M .: Le franqais face aux langues africaines................. !.........................................63

Midiohouan, G. 0 . :  Theatre et democratie au Benin entre 1970 et 1995..........................73

Tossou, 0. P .: Interdiscursivite entre les romans...de Louis Aragon.....................................85

Sanusi, R ..: Mongo Beti, le Pauyre Christ de Bomba................................................ ............. 93

Yebou, R .: Le roman feminin au Benin................. ;............... ............................................,....109

Datondji, C. 1.: Violence on women in the works of Buchi Emecheta................................ 119

Koussouhon, L. A.: Process Types and Ideational Meaning..................................................129

Olasope, 0. 0.: The extent of the powers................................................. ................................143

Igboanusi, H. & J. N. Okeke: The theme of marriage betrayal............................................. 153

Medegan Codjo, A.: Invisibilite et histoire................................................................................ 161

Boa, T. L. R .: La sorcellerie comme principe d’explication...................................................183

Adanhounme, E. R. K . : De la religion de la sortie du religieux............... ............................ 193

Antonio, B . ; La theorie du langage-image............................. ..................................................221

Hounmenou, J .-C .: Environnement domestique public......................................................... 235

Atabavikpo, V . : Die Frage der Moral..... ...................................................................................247

Sotindjo, S. D . : Marseille choisit de sacrifier le roi............................... .................................253

Notes aux auteurs...............................................................................................page 3 couverture

ISSN  1 8 4 0 -6 1 0 6

IB
ADAN U

NIV
ERSITY

 LI
BRARY



COMITE DE REDACTION DE LA REVUE IMO-1RIKISI

SSisrectessr d «  p u b lica tion  
Pr. Akanni Mamoud IG U E

Doyen de la Faculte des Lettres, Arts et Sciences Humaines

S t e c i a c i e u r  @n C h e f  
Pr. Fiavien G B E T O

•CSomite Sciesatitfi^we s
Pr. C A P O  Hounkpati B. C  (Benin), Pr. H U A N N O U  Adrien (Benin), Pr. B O K O  Michel 
(Benin), Pr. N O U H O U A Y ! Albert (Benin), Pr. H O U N TO N D Jl Paulin (Benin), Pr. 
AIN AM O N  Augustin (Benin), Pr. TA K A S S I Issa (Togo), Pr. B O LO U V i P. Lebene 
(Togo), Pr. YAI Olabiyi Joseph (Paris), V ID E G LA  Michel, M C (Benin), AN iG NIK IN  
Sylvain (Benin), M C

C om ite  d e  L ectu re  :
Pr. N ’B E S S A  BenoTt (Benin), Pr. G B E T O  Fiavien (Benin), B A D A  M. Dominique 
(Benin), MC, H O U S S O U  Christophe (Benin), MC, M ID IO H O U A N  Guy Ossito (Benin), 
MC, K OUM AKPAI Taofick (Benin), MC, H O U N M E N O U  Jean-Claude (Benin), MA, 
A Z A L O U -T IN G B E  Albert (Benin), MA.

S e c r e t a r i a t :
Dr GBAGU1DI K. Julien 
Dr O G O U N W A L E  Euloge

Toute correspondance (suggestions ou projets d’articles) doit etre adressee au : 
Comite de Redaction de la revue IMO-IRIK3SI 

01 BP 526 COTONOU 
Republique dm Benin

tl avien .gbcto@flas h.ttac, bi

Toute reproduction, merne partiellc de cette revue est rigoureusement interdite. TJne copie ou reproduction 
par quelque procede que ce soit, photographic, microfilm, bande magnetique, disque ou autre, constitue true 
contrefagon passible des peines prevues par- la loi 84-003 du 15 mars 1984 relative a la protection du droit 
d’auteur en Republique du Benin.

ISSN 1840-6106
Depot Legal N° 4236 du mardi 04 Aout 2009 a la Bibliotheque Nationale

IB
ADAN U

NIV
ERSITY

 LI
BRARY



Mongo Beti, Le Pauvre Christ de Bomba: Symbolique du temps et de I’espace

Par
Ramonu SAN U SI 

Universite d’Ibadan

Dans Le Pauvre Christ de Bomba de l’ecrivain camerounais, les lieux ne soat pas seulement le 

decor de diverses actions mais ils se marient cgalement avcc le temps de l’histoire et celui du recit. La 

multitude d’espaces dans le roman est significative et ties frappante. Aux dires de Thomas Melone, 

‘Titineraire du PCB s’articule autour d’un centre capital aureole d’un essaim de paroisses d ’iinportance 

diverse: Tala, Ekokot, Evindi, Ndimi, Kondo, K ota...(145). L’espace romanesque du PCB s’agrandit au 

fur et a mesure que le RPS Drumont, protagoniste de 1 ’oeuvre, progresse dans sa quete. Cet espace est, en 

eLTet, la combinaison de plusieurs etapes souvent calamiteuses qui se repetent tormant ainsi un cycle. Les 

etapes suivent une certaine logique dont la base fondamentale est salts aucun doute l’espace forestier. 

Denis le narrateur le continue :

Et cette foret, mon Dieu : cette foret qui n ’en finit pas, avec ses chimpanzes qui braillent a me 

rendre fou, ses liiboux qui hujulent meme en plein jour, les rivieres qu’il faut traverser sur les 

passerelles douteuses, les clairieres succedent a la nuit des buissous. (47)

L’espace forestier, c’est la patrie du peuple Tala ; 1’espace privilegie est incontestablement Bomba, car 

Mongo Beti montre que tout le voyage a travers le pays Tala tire vers Bomba. A Bomba par exemple, 

Mongo Beti nous dit qui est D rum ont: c ’est le batisseur de la Mission Catholique. Bomba, c ’est Tespace 

ambivalent, il constitue a la fois le paint de depart et celui du retour. On ne saurait cependant detacher 

Tespace du temps ; car l ’analyse du PCB revele que I’ceuvre est une suite de scenes se deroulant suivant 

un ordre citronologique. La dataiion des evenements revele en outre que la duree globale de la tournee 

(voyage a travers le pays Tala) est de deux semaines. Drumont le confirme: “Mes enfants, voici une 

nouvelle importante: je  quitte la mission pour deux semaines. Je vais effectuer une tournee au pays des

£>anusi, ft.. ■ Mongo Beta, Le Puuvre Christ de Bomba • Sym bolique du tem ps e t de  tespace
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Tula (13). En dehors du temps de base du roman -c’est-a-dire eelui qui decril le voyage meme- qui est au 

present de I’indicalif; le temps du journal que detient Denis, le narrateur, se presente coinme mi « pot

pourri » de temps verbaux. Quant aux donnees chronologiques et eelles du discours, on retient deux temps 

dans Le PCB: le temps chronologique presente le deroulement des fails dans l’ordre temporel alors que le 

temps du discours presente les differents temps verbaux employes dans le recit. Cependant il nous paralt 

dilhcile de donner avec une nelle precision l ’annee au cours de laquelle se deroulent les evenements 

puisque Thistoire racontee date des temps coloniaux. L’on pourrait penser que si 1’auteur l’a voulue 

vague, c ’est a raison du fait que le probleme de la colonisation est etemel. Notons que le roman n’est pas 

ecrit au moment oil Taction se join? effectivement mais on remarque cependant que pour ce qui est de la 

duree globule des activites, on cornpte au total vingt trois joins repartis couune suit : quinze jours de 

tournee de Drumont vers le pays tala, sept jours a Bomba, puis un jour a Sogolo. En si peu de temps, le 

RPS Drumont va se rendre compte des mixurs des Tala et surtout de l’inadaptation du people tala a la 

culture etrangere.

Le temps du discours c’est'Tordre dans lequel les evenements sont presentes dans le roman. Beti 

presente le recit tout en melangeant les temps verbaux. On note, en dehors du present de Tindicatif, un 

emploi massif de Timparfait, du passe compose, du passe simple et du futur de Tindicatif. Le present est le 

temps ou Taction se joue effectivement. C’est le temps qui rend le recit vivanL Le present en effet 

interview comme un element de communication entre les individus de lieux differents. C ’est aussi le 

temps du dialogue qui met souvent en jeu  Drumont et ses ouailles:

Tu n’as pas honte?

Comment, Pere?

Je dis que tu devrais avoir honte.

Un bon chretien comme toil

Tu ne devrais pas coucher dans la meme case que ta vieille mere. (76)

IMO-IRIKIS1 N ° 1, revue scientifique dess hum&nistets du Benia, FLASH-UAC
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II convient de souliguer que le present est aussi employe par 1’auteur dans le monologue du RPS. “Je me 

persuade de plus en plus qu’a force de reflechir [...]  lc cameleon adopte provisoirement la couleur de la 

foret” (202). L’imparfait est le temps de la description “Le RPS Drumont se trouvait maintenant en eliaire 

[...] il se taisait, d’une fafon inattendue. J’etais anxieux et [...) le pere Le Guen, 1’etait aussi [...] et j ’ai 

bien vu qu’il se demandait ce qui arrivait encore”(12). Le passe simple, celui des actions ponctuelles ou 

soudaines: “A une certaine cpoquej l’abbe Jean Bita futvicaire a la mission deN , [...]  grace a lu i, dit-on, 

des las de gens se convertirent et le pays qui se gatait devint meilleur” (84-85) Le passe compose tout 

comme rim parfait et le passe simple, est celui des actions deja ecoulees dans le temps. Ce temps est 

adopte par 1’auteur pour nous rappeler des evenements anterieurs. “Trois ansi... il les a laisses trois 

atis...(54). Le PCS  se developpe surplusieurs plans temporels. Chaque temps joue un role bien precis. Les 

differents temps employes par 1’auteur montrent neanmoins comment I’echec du RPS est consomme. 

L’histoive que Denis nous raconte a des attaches dans un passe recent ou lointain. Ce sont done ces retours 

dans le passe concemant tel ou tel evenement qui constituent les flashbacks. 11s ont pour role de dormer un 

eclairage sur des evenements anterieurs. Denis sort d’objet de demystification car il nous montre comment 

la chute du RPS Drumont est. entreprise.

1. Voyage a travel's le nays Tala

Le recenseinent des evenements appelle four localisation spatiale et temporelle. Ceux qui ont lieu 

dans Le PCB sont bien ordonnes et dates. A titre d’exemple, on retien t:

Mombet, Premiere etape, Lundi, 2 fevrier. (22)

Timbo, 3 fevrier (Mardi). (33)

Kota, Mercredi-4 fevrier. (47)

En el’fet, chaque voyage'nous apporte une information stu' le lieu visite et surlout sur le comportement des 

villageois a Regard du RPS Drumont et de sa religion. Le choix de 1’espace nous pemiet en outre de savoir

Bamisi, ft.. ■Mongo Be.ti, La Pauvre Christ da Bomba - Sym bolique du tem ps e t  de J’espace
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qn'il s ’agit d ’un red  I bien structure. La tournee commence dans la premiere partie du roman et prend fin 

dans la deuxteme partie, la troisieme partie du roman etant cousacree a Bomba. Beti douue, la plupart du 

temps, une couleur locale a ses romans. Le nom do Bomba et ceux des villages qui en dependent : 

Mombet, Timbo, Bide, Evindi, Ekokot... nous plongent dans un monde speeifique de par leur resonnance 

phonetique. Selon Thomas Melone,, “Mongo Beti est du point de vue de la geographic litteraire un 

ecrivain essentiellement regionaliste” (46).

D ’apres le recit de Denis, on remarque que le voyage a Havers le pays Tala suit line ligne 

direcuice et unificatxice. Au total,1 il y a douzc villages a couvrir par le RPS Drumont. Le narrateur 

s ’evertue tout au long du voyage a exposer au lecteur, Failure que prend la tournee. L’exploradon des 

etapes revele en outre que 1’espace tala est local. Tout d ’abord, il s’agit d ’une foret silionnee de pistes, 

parsem.ee de champs, de hameaux, de cases et dotee d’tute chapelle ou se retrouve le RPS Daunont des 

son arrivee dans chaque village. Force est aussi de noter la technique de pluralite que Beti accorde a ses

espaces. Ci-dessous quelques exemples:

lei le pays est une theorie de cases... (29)

Des fleurs jonchaient la piste....(40)

Ici toutes les cases sont constitutes a l’ombre des cacaoyers...(63)

Ekokot avec des hameaux qui l’entourent.. .(90)

Akamba a de grands hameaux, populeux, de belles cases, et la piste bordee de cacaoyers des deux 

cotes... (149)

Mombet est un bourg et se disdngue par sa population. Cet espace est incontestablement le premier village 

tala et se caracterise par son mepris du christianisme. C’est pour ressusciter la religion chretienne que 

Drumont s ’y trouve et ne laitle pas a se rendre compte que tout marche a I’envers. Denis nous le confirme; 

“Et ici a Mombet tout va si inal qu’il se contient a grand-peine” (22). La chapelle de Mombet qui deja 

s'ecroule tmduit l’attitude des gens vis-a-vis du christianimse. Si Mombet presente un tel caractere, il en

1M O -JR IK ISJN ° 1, revue .•icientilique des h u in m u stes du B enin, F LA SH -U A C
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est de meme pour Timbo et les villages qui suivent. Donnons la parole a Denis : “Autant dire que les gens 

ici sent exactement les niemes que dans le village precedent” (33). Le comportement des gens montre 

comment Drumont est demystifie. Chaque etape est tres symbolique; Timbo est en effet un village hostile 

a Drumont. Les declarations du catechists de Timbo au RPS le confirment: “Mon Pere, ils disent qu’un 

preUe n’est pas meilleur qu’un marchand grec ou tout auUe colon” (33).

Tout en nous presentant les fails divers a chaquc etape, Denis, le narrateur, emploie le present de 

l ’indicatif pour rendre son recit vivant. Jacques Fame Ndongo est de cet avis : “le present de narration 

[est] utilise pour rendre le recit plus alerte et vivant. C ’est ainsi que dans Le PCB, le nanaleur se sert du 

present de l’indicatif pour raconter Thistoire du RPS Drumont en pays tala” (352).

Malgre le degout et la catastrophe marquant chaque etape, les biens materiels tout comme ceux en 

especes, sont fort perceptibles dans chaque village. Ces biens servent en outre de motivation a Drumont 

qui continue son periple dans ces espaces sans se soucier du peril qu’ils entrament. Kota, le troisieme 

village du pays tala, se terre en pleine foret et se distingue par une mauvaise voie. Ici, tout comme dans les 

villages precedents, les gens sont indifferents au christianisme. A Kota, le RPS se contient a grand-peine 

parce que les gens se detoument de la voie du Christ

Eviudi est meme le pire des villages qu’on puisse imaguier. II reste, pour Drumont, I’un des plus 

paradoxaux : c ’est 1’espace qui valorise la danse pai'enne et devalorise Drumont et sa foi. Denis l’affirme: 

“C'a va tres mal a Evincli: il n ’y a meme plus de catechiste. Le presbytere est desert”(69). A Evindi, les 

gens se moquent de Drumont et de sa religion ; le pagartisme est la religion des villageois et leur dieu est 

celui de leurs ancetres. Ekokot rappelle aussi des evenements calamiteux: trois scenes importantes 

caracterisent cet espace —  la noyacle du RPS Drumont, Thumiliation de Sanga Boto et l ’aventure 

amoureuse de Denis.

Durant tout le voyage et meme apres la tournee, Denis se comporte comme une machine a 

enregistrer et narre, dans les moindres details, tout ce qui se passe. II a le gout de la minutie ; c’est, en 

effet, tin jouxnaliste inexperimente. A Ekokot, la narration de Denis est diverse. II fait recours a des 

anecdotes et se sert du passe simple pour les presenter. Retenons le passage suivant a litre d ’exemple:

Sanusi, K.. - Mongo Beti, Lo Pauvre Christ de Bomba ■ Symbolic] ue du tem ps e t do 1’espace
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"une autre fois, l ’abbe Jean Bita [en tournee] vint traverser une riviere et il apergul des femmes nues. Les 

femmes current d ’abord a une plaisanterie. Mais deux jours durant, [...] elles durent se tenir debout et 

nues dans celte riviere (85). 11 convient de notcr, comine I’affirme Jacques Fame NDongo, que: “Le passe 

simple est le temps de la chantefable et du conte, genres litteraires qui fossilisent l’evenetnent et le situent 

sur le plan de I’horizontalite. Ce temps cadaverise eL ossifie le recit. C ’est le temps par excellence de la 

narration” (352). A cause de son recit plein d’anecdotes, de digressions et d’evenements divers, Denis 

n’aboutit pas vite an denouement. Par celte technique, en effet, le narrateur relarde le denouement.

Si la tounee vers Ekokot est malefique, elle reserve la meme amertume et la meme catastrophe a 

Ndimi, petit village non loin de Bomba. Get espace est marque par Fexistence de nombreuses fllles-meres 

; e ’ese aussi le lieu ou les chretiens sont en delicatesse avec les sorciers. Donnons la parole a Denis: 

“Certes les gens se detoument du Cluist ici. Que de gens se vautreut dans le paganisme” (125). Denis fait 

la meme remarque a l’egard des gens de Zibi: “le i les gens s’en moquent parce qu’ils ont la belle vie. 11s 

se moquent bien de la religion ici” (132). Zibi est un espace malefique car ici Drumont est confronts a 

“Fhomrne a la lance.”Denis nous prfisente Akamba comme un grand village avec une piste bordee de 

cacaoyers ; cependant les gens d ’Akamba, les honunes surtout, ne sont pas de bons chretiens. C ’est la 

meme situation qu’on retrouve a Tcba. Cet espace est en effet Fespace du scandale marque par la querrelle 

enlre Clementine et Catherine. C’est aussi a Teba que le RPS Drumont se rend compte que le voyage 

tourue au desastre. Quant a Kondo, il se distingue des autres villages par sa coquette cliapelie. Les 

habitants font neanmoius II du christianismC ; Drumont ne dent plus et part toujours perdant.

De tous les villages visites par Drumont, seuls deux semblent peu tolerants ; le comportement des 

gens vis-a-vis du chrislianisme a Bitle et Koruna ne justifie pas entieiement leur foi en Christ. Les 

habitants de ces villages sont neanmoins affables.

Bitie est, en effet, un village paisible et tranquille. A son propos, Denis dit: Bitie aura ete de tous les 

villages que nous avons visites dans ce inaudit pays des Tala, le plus hospitaller [...] Ici, les gens ont ete 

aimables avec nous” (57).

IM O -lR jm S I N ° 1, revue scion tifique des humunistes du Benin, FLASH-UAC

98

IB
ADAN U

NIV
ERSITY

 LI
BRARY



Le recit de Denis pervertit autant le lecteur; il commence une histoire qu’il n ’acheve pas avant 

d ’eu enlamer une autre, alors que ce recit se veut parfois coherent. 11 parle de plusieurs choses a la Ibis et, 

ainsi ne parvient pas a la fin. de ses recits. Ceci montre, en effet, a quel point le roman est un pietre roman.

Kouma, la demiere etape, est non seulement un village aimable mais le plus important et le plus 

peuple de tout le territoire de la mission. Donnons la parole a Denis: “ A Kouma, les gens sont vraiment 

chreliens et ils aiment reellement le RPS : c’est comme sur la route. La tournee se termine bien quand 

meme” (188).

La tournee vers le pays tala marque tut toumant important dans lit mission evangelisatrice de 

Drumont. Pendant le voyage qu’il effectue a destination de douze villages differents constituant le monde 

tala, divers eveuements se deroulent. Cette tournee, on ne pent plus catastrophique, se solde par un retnord 

qui autene Drumont a renoncer a sa tache. Tous les villages se ressemblent du point de vue structure, 

hostilite et abritent le meme peuple: c’est-a-dire un peuple fidele a lui-meme.

L’acceleration du temps en outre indique qu’il s’agit d’tm voyage bien programme et que sa duree 

doit etre respectee. Ecoutons Denis: “Nous mangeons de l’aracltide un jour dans un village, et avant que 

nous ayons eu le temps de l’assimiler nous tombons dans le village suivant, stir le mats” (56). Tous les 

villages Sont presentes par Mongo Beti pour demystifier le pere Drumont; c ’est pour cette raison que 

Denis parle de chaque etape, tout en faisant un bilan du voyage. 11 sert en effet d ’outil de demystification 

puisqu’il nous parle du comportement des Tala a 1’egard du cbristianisme et couunent Drumont est 

liumilie et rejete par des villageois. Le temps qui s’ajoute a chaque voyage vient neutraliser les activites du 

protagoniste. Le temps ne lui pennet pas de se deployer car il est hat et condamne pour ses activites 

religieuses par les villageois, qui ne lui pretent pas 1’oreille.

Dans chaque espace, le temps est precise tres souvent avec nettete ainsi que les evenements qui le 

caracterisent. 11 s ’agit bien d’utt calendrier ou le mois de fevrier est le point de repere; c ’est done avec 

aisance qu’on decouvre que Drumont a passe un jour a Mombet puisque 1’auteur l’a nettement indique— 

Mombet, 2 fevrier; l’etape suivante celle-ci etant datee Timbo, 3 fevrier ou Drumont passe un jour a Kota. 

On lit bien Kota, 4 fevrier. Cette datation ordonnee va cependant engendrer des problemes dans certains

hntiusi, K . ■ Mongo Beti, Le Pau we Christ do Bomba '■ Symbolique du temps e t do 1‘espace
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cas ; c’esl ainsi qu’on remarque un effacement du temps pour ce qui est du 5 fevrier car- l’etape de Bitie 

<[ui fait suite a Kota porle la date du 6 levrier. Cet effacement est peut etre du par le fait que I’auteur 

u’avait rieu a racouter dans cette journee. Cet effacement se presente encore a la date du 21 fevrier car 

apres Bomba le 20 fevrier, intervient Bomba 22 fevrier. C ’est [xiurtaut clair que Drumont a passe deux 

jours a Ekokot puisque l’auteur les a indiques avec precision-—Ekokot, Sarnedi 8 fevrier, Ekokot, 

Dimanche 9 fevrier. A l’exception He ces deux cas, nous pouvons generaliser en disant que les evenements 

dans les autres villages se sont deroules en un seul jour ; ceci traduit bien le rejet du RPS Drumont. Notons 

que les evenements commencent a Bomba d ’oit nous avons Bomba, le r fevrier; puis la tournee intervient, 

mais apres celle-ci, on revient sur Bomba avec des datations plus ou moins ordonnees. Plusieurs indices 

temporels situent les evenements daps 1’oeuvre: tuie classification de ces divers indices temporels nous 

aide a mieux les exploiter.

Mongo Beti utilise la technique du flashback pour nous rappeler des evenements passes dans 

1’intention de mieux saisir son oeuvre. C’est pour cette raison que 1’auteur emploie des indices temporels 

d’ordre adverbial tels que: ‘hier,’ ‘avant-hier,’ et parfois des noms comme ‘matin,’ ‘nuit,’ ‘jour,’ pour 

nous parler de divers faits. En voici quelques exemples:

Hier soir au diner (22)

Avant-hier a Mombet, hier it Timbo (47)

Justement, ce matin a  Kota (63)

Ainsi hier soir, a Evindi (85)

II devrait s ’etre remis de l’accident d’hier (122)

11 y  a deux jours, tout etait si beau (124)

La nuit derniere, il etait parti, nul ne savait ou. (123)

Notons que Mongo Beti; tout en nous presentant des evenements, fait cede narration en utilisant les verbes 

aux temps passes. Ces temps sont employes par 1’auteur en vue de denoncer les activates du inissiotuutire
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et des rnalheurs qti il rencontre. 11 y a, en plus chez Mongo Beti, cette habitude de situer l’evenement dans 

un temps lointain. C ’est par le desir de peindre la longueur du temps que I’auteur exprime son temps avec 

la preposition ‘depuis’ comme si le.calendrier et la montre n’ont aucune importance pour Lui. Voici 

quelques exemples tires du texte:

E tcela durait depuis des jours (89)

11 a des Talons bizarres depuis quelques temps (85)

Depuis que nous nous sommes couches (62)

Depuis le debut de la tounee (165)

Depuis tres longtemps (185)

L’adoption du passe lointain par Fauteur, intervient ici pour vituperer le comportement du missionnaire et 

ses pratiques religieuses, comme nous le disions tantot. On retrouve aussi chez Mongo Beti, l ’emploi de 

l ’adverbe « lard » pour exprimer le temps; cette imprecision temporelle caracterise en effet un temps tres 

recule. Comme pour dire la meme chose, l ’auteur emploie aussi l ’expression « Fheure avancee ». A litre 

d ’exemples, Fon retiendra cec i:

Nous avons visite le village tres tard (54)

Malgre Fheure tardive (91)

Malgre Fheure avancee (65) .

11 etait tard et nous sommes sorlis (145)

Les manoeuvres ont continue a travailler jusqu’a une heure avancee (268)

Le passe compose adopte ici par Fauteur, comme le temps de presentation des faits pour demystifler 

Drumont, montre les difficultes qu’il rencontre. De meme, on retrouve chez Mongo Beti, la technique de 

la manipulation du temps pour traduire une habitude ou tout simplement une action qui se deroule

banusi, 11. ■ Mongo Beti, Le Pa u w e  Christ lie Bomba ■ Sym bolique du tem ps e t de I’espace
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habituellement. Pour y parvenir, 1’auteur emploie l’adjectif indefini « chaque» pour caracteriser les 

actions qui se repetent dans le temps. Voici des exemples:

Conime chaque soil', il travaille en ce moment (33)

Avant midi comine chaque jour (57)

Mais ce soir, comme d’ailleurs. chaque tbis depuis sept aus (44)

Chaque matin aussi, apres la inesse, elles sortent de 1’eglise (159)

Et chaque jour, a la distribution du travail (159)

L ’auteur utilise ici le present de l’indicatif pour nous montrer lesdites actions. Mongo Beti n ’hesite pas a 

employer des prepositions telles que: ‘apres,’ ‘pendant,’ ‘pen avant,’ pour douner des details sur le temps 

et des i'aits divers. Voici quelques exemples:

Pendant un long moment, le RPS a fume silencieusement (201)

Apres le repas, le RPS s’est mis au travail (45)

Peu avant que nous quittions... (89)

Pendant qu’il causait avec le RPS (101)

Apres le scaudale de la tournee, apres la correction (222)

Malgre l’imprecision de details horaires, le temps de presentation des laits est le passe compose, temps qui 

demystifie les activites de Drumont. On remarque aussi chez Mongo Beti une inexactitude temporelle 

marquee par les adverbes ‘vers,’ ‘tot,’ ‘environ,’ ‘pres,’ suivie de l ’heure qui se repete sans cesse. L ’auteur 

donne parfois l’heure a la maniere africaine. On sent de ce fait que Mongo Beti prefere se fier plus a la 

nature qu’a la montre. C ’est done d’apres regard que l’auteur porte sur la nature, qu’il imagine le temps. 

Par exemple :

1MO-1K1KISIN° 7, revue, scien tifiqua des h uuianistes du Benin, FLASH- UA C
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Sanusi, A.. • Mongo Beti, Le Pauvre Christ do Bomba ■' Sym bolique du tem ps et do I ’ttspace

Vers quatre hemes, le RPS a precede a la confession (29)

Vers quatre heures tie l ’apres midi.. .(41)

Vers six hemes, le RPS estsorti 929)

C ’estvers neuf hemes (23)

Vers huit hemes (188)

Vexs dix heures (255)

Vers deux heures (210)

11 elait environ trois hemes (131)

Tot dans l’apres-midi (247)

11 etait pres de six heures (73)

La diversitc temporelle dans Le PCB de Mongo Beti rend Poeuvre vivante. Le temps qui rapporte 

le moment ou Paction se deroule n ’est pas cependant a ignorer. Ce temps est caracterise le plus souvent 

par des adverbes comma: ‘maintenarit,’ ‘tout’ et parfois avec le nmii ‘soir,’ ou ‘aujourd’hui,’ En vo id  

quelques exemples :

Aujomd’hui, il lem tend les bras (14)

Je n’en doute plus maintenam (98)

Tout a l’heme (173)

En visitant le village ce soir (91)

Le present de l ’indicatif intervient encore pour condamner les aclivites du pretre au moment juste ou 

1’actiort se passe. Dans quelques mrcs cas, le narratcur s ’efforcc de fourmr des indications tcmporelles 

avec une certaine exactitude sur le temps. V oid quelques examples:
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USdO-IRIKISIN° 1, revue scientifique dee huim inistes da Benin , FLASH'UAC  

11 est minuit (22)

A six heures, M. Vidal est parti (142)

A hull heures, le RPS s’est inis a table (142)

11 y a dix ans (133)

Je quitte la mission pour deux semakies (13)

Trois ans! 11 les a laisses trois ans (14)

Quinze join's de tournee! (20)

El ils se connaissent depuis une clizaine d ’aunees (218)

Le recensemenl des indices temporels appelle ici un melange de temps vcrbaux et une exactitude sur le 

temps qui marque la duree des inquietudes de Drumout et son regret.

Mongo Bed s ’attache aussi a I’Alrique pour exprimer son temps ; cest pour cela que 1’auteur evoque 

souvent l’obscurite symbolisee par l’adjectif ‘noir’ et la clarte symbolisee par des astres comme la lune et 

les etoiles. Ces dilYerents elements choisis par l’auteur caracterisent la n u it:

11 faisait tout noil' dehors (29)

Tant il faisait noir dans l’eglise (193)

Le toil de tole ondulee "brilla.it au Claire de lune (77)

Je suis sorti pour' me distraire a regarder la nuit et les etoiles (176)

L’analyse de 1’oeuvre revele un emploi massif de rim parfait par Mongo Beti pour nous decrire les 

deboixes de Drumont. En Afrique, le noir symbolise la malheur et le blanc, le bonheur ou la victoire. 

L ’interpretation des evenemenls nous apprend que le malheiu- descend sur Drnmont alors que le peuple 

triomphe. Le U'iomphe du peuple est represente par' la ltuie qui brille. Mongo Beti manipule le temps a sa 

guise et s ’en sert pour developer des evenemenls futurs. C’est pour cette raison qu’il emploie enormement
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l ’adverbe ‘demain’ pour andciper sur certains fails dans l'ensemble de I’oeuvre. Ainsi, nous avons par 

exam ple:

Sajiusi, Ji.. ■ Mango Betj, L eP au vre C hrist de Bomba ■ SymboMque du tem ps e t  de respace

Demain sera plus reconfortant (32)

Demain nous nous remettrous en route (57)

Nous servirons La inesse demain (90)

Je servirai encore la messe demain (142)

L ’auteur prend autant de plaisir avec.les temps ; c’est ainsi qu’il fait intervenir le ftitur ici pour montrer 

son gout pom  le melange des temps verbaux dans son oeuvre. Son gout pour 1’utilisation du futur simple 

est mis en exergue pour nous informer a 1’avance des malheurs qui attendant le RPS Drumont dans sa 

mission evangelisatrice.

La repartition du temps en joins et nuits chez Mongo Bed laisse voir combien le temps est 

precieux pour le protagonists Drumont et le monde qui 1’entoure. C ’est en raison du gout temporal qua 

L’auteur situe son monde dans I’ordre suivant: le matin, Papies-midi —  temps diurnes et les soirs, les nuits 

—  temps nocturnes. Ces differents temps traduisent une activite ou une autre. Si certains temps 

interviennent pour nous rappeler Lei ou tel evenement, d’autres nous tienneut informes des evenements 

presents et futurs. Cette diversite temporelle est necessaire pour nous eclaircir sur des fails divers et 

surtout sur le comportcment des Tala envers la religion cluedenne et comment l’echec du RPS est prepare 

par ce peuple farouchement attache a sa .culture.

2.) La Mission de Bomba

Bomba est un cadre important de L’acdon ; c’est le lieu ou evalue le heros dans le roman. C’est a 

Bomba que commencent et se tenement toutes les acdvites de Drumont. Bomba est en effet, le depot de 

l’ecole, de la sixa, de la maison des Peres et de l’eglise qui consdtue le centre des acdvites du RPS
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IM O-IM Kl'Sl N ° 1, revue scieutiEque des hum am stes du Benin, FLASJEf-UAC

Druinont. Bomba a unc porlce symbolique: c’est Pespace qui valorise Drumont et le devalorise a la fois. 

Bomba esc un ministere riche, iin minis.tere tres prospere; c’est 1’espace da succes pour' Drumont. Zacharie 

est d ’avis que la mission de Bomba est riche: “Notre mission est tres grande et tres riche; je suis 

sincerement heureux de travailler dans une mission aussi importante” (133). Beti se rnoque ici des 

pratiques missionnnaires ; sinon comment peut-on compter des richesses dans un lieu saint ? Cette 

richessc se constitue, en effet, sur le dos des desherites, Drumont pretendant les proteger et prier pour 

eux afin qu’ils obtiennent la bonne grace de ce merne Dieu.

Si Bomba se presente comme une mission riche, sa pauvrete ne nous echappe non plus. Bomba, 

c’est le lieu oil Drumont connalt la decheance; Bomba qui au depart etait une mission prospere devient 

uue mission pauvxe; lien ne marche plus, tout va de travers. La mission devient deserte a la fin de 

I’histoire, elle n’a plus aueun employe. Ce quartier qui, au depart, etait aniute devient en fin de compte, le 

quartier de la solitude pour le RPS Dnunont car il se refiouve seul, devenaut ainsi victime de sa foi et de 

sa naivete. La vie n’exisle plus a Bomba, d ’ou sa pauvrete. Denis nous le confirme: “11 n’y a plus d’ecole, 

plus de Sixa, plus de personnel, plus de mission, plus rien! La mission de Bomba n ’existe plus. L’eglise, 

ainsi que les autres bailments, subsistent ceites; mais qu’est-ce que cela ? Bomba, le vrai Bomba, la 

mission catholique, n’existe plus” (25.4).

La Sixa, (camp de femmes) siluee au sein de la mission de Bomba, constitue un centre important. 

C ’est un espace contradictoire parcc qu’il s’oppose a l’objectif de sou createui" contradictoire parce qu’il 

souillc Drumont. C’est ainsi que le RPS dit a Catherine : “Tu es venue ici et par ta conduite tu as gate la 

Sixa” (222). La Sixa se trouve a peu pres a un kilometre de la maison des Peres; c’est un monde 

insupportable pour les femmes. Les cases sont disposees pele-mele avec des toils de nattes cribles de trous 

et des manieres de couches primitives. On y Uouve des poux, des puces et des punaises. C’est en effet un 

espace propice a la contagion de toute nature.

Bomba est aussi le lieu de I’interrogatoite, un espace clos. Denis nous I’affirme: “Aussitot qu’une 

femme etait entree, le RPS se levait, allait tenner la porte” (247). C’est a Bomba que Drumont s’adonne a 

des interrogatories muscles; c ’est-a-dire des interrogatories digues de la police. Ecoutons Denis:
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Catherine est entree dans le bureau apres le depart de Raphael...Le RPS a pris dans l ’armoire du bureau 

la plus belle chicole...le RPS Pa tendu a Anatole...Il a pris la bonne position et il s ’est inis a fouetter 

Catherine qui s’y attendait” (222).

Bomba est un espace tragique dans ia mesure ou Drumonl verra comment l’echec est consomme.

C est un lieu tragique parce que le RPS est seul. Cette solitude est marquee par la tnigedie de Phistoire 

apres vingt ans d’exercice futile. Bomba devient a la fin le lieu de prise de decision par le RPS Drumont 

de regagner la France, son bercail. C’esl ainsi qu’il renonce a sa mission. Ecoutons Denis: “Puis il a donne 

ses instructions aux manoeuvres qui viennent de la mission de Peveque,' et aussitot ils se sont mis a 

transporter les meubles, les cantines, les omements de messe sur les camions” (268). Cette severite de 

Drumont n’est-elle pas en effet contradictoire a sa mission qui est eelle de remettre les gens sur la bonne 

voie du Christ'?

Notons que le recit de Denis sur Bomba progresse dans la journee du 23 fevrier, date qui va clorc 

les activites de Drumont au Cameroun. Il s’agit en effet d’une technique de continuite; car e’est le 23 

fevrier que Drumonl se rend a Sogolo, le village natal de Denis, son fidcle compagnon, en signe de 

recompense. On s’aperfoit que Drumont passe quelques temps a Sogolo, qui se situe a peine a une dizaine 

de kilometres de la mission de Bomba, pour voir les parents de Denis. Par la suite, il quitte Sogolo sans 

plus tarder, laissant son “fils” Denis, en sanglots. Trois semaines apres le depart du RPS Drumont, Denis 

va se rendre a Bomba pour n ’y trouver qu’une mission deserte. C’est a la suite du depart du RPS Drumont 

que Denis perd ses fonctions de boy et de joumaliste.

Notre constatalion sur la presentation des fails dans Le PCB de Mongo Beti est que dans le roman 

grouillent des temps verbaux, a savoir : le present, le passe compose, l’imparfait, le passe simple eL le 

futur de l’indicalif que l’auteur utilise pele-mele pour raconter son histoire. Cette « salade » de temps 

verbaux nous pousse a dire qu’il n’est pas question de journal authentique dans Le PCB. Le temps du 

journal authentique est le present, alors que dans Le PCB on remarque un « pot pourri » de temps verbaux. 

Les temps employes ne respectent pas en outre le lemps.de la redaction, car il ne s agit, en ellet, du temps

belliusi. h.. - Alongu lii'li. I a ' P a u v re  Chjrist do Pem ba  ■ Symbolic]uo du tem ps et de I ’esp&ce
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oil l'evenement se deroule. Tout semble etre rapporte et le present n ’arrive pas a dominer lous les 

evenements coaune i ’await voulu tin journal authentique.

Quant aux lieux choisis par L’auteur, du temps chronologique fort accelerateur et des diverses 

actions qui se deroulent, on constate quo ces differentes donnees se marient aux temps de l’histoire et du 

discours pom dcmystifier le RPS Drumont. Bed a su user de son genie litteroire a travers les divers indices 

presumes dans son oeuvre pour fairc echpuer Drumont, le protagoniste de son oeuvre.
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