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Résumé 

En  réponse  au  débat  sur  l’existence 

ou  non  du  théâtre  africain,  des  dra‐

maturges  comme  Zadi  Zaourou  in‐

terrogent  la  tradition.  Constituant 

une  des manifestations  théâtrales,  la 

littérature  orale  leur  sert  de  vivier 

inépuisable.  Aussi,  certains  auteurs 

procèdent‐ils notamment à la drama‐

tisation du conte  tandis que d’autres 

adaptent  ses  techniques  au  théâtre. 

Ces  approches  redynamisent  l’art 

dramatique africain  et  le  font  coïnci‐

der avec  les aspirations des peuples. 

Après  avoir montré  que  l’œuvre  du 

dramaturge  ivoirien est un  intertexte 

de  la  littérature  orale,  cet  article  dé‐

crypte  spécifiquement  les  techniques 

du  conte  utilisées  pour  en  dévoiler 

l’idéologie.  

 

Mots‐clés 

Théâtre  africain;  littérature  orale; 

conte; techniques du conte.  

  Abstract 

In reply to the debate on the existence 

or  not  of  an  African  theatre,  some 

dramatists as Zadi Zaourou question 

tradition. Constituting one of the the‐

atric  demonstrations,  oral  literature 

serves  as  their  inexhaustible  pool. 

Also,  certain  authors  undertake  for 

instance  the  dramatization  of  story 

while others adapt  techniques  to  the 

theatre.  These  approaches  re‐make 

more  dynamic  African  drama  to 

make  it coincide with  the aspirations 

of the people. After showing that the 

work of  the  Ivorian playwright  is an 

intertext of oral  literature,  this article 

deciphers  specifically  the  used  tech‐

niques of  story and  reveals  its  ideol‐

ogy. 

 

Keywords 

African  Theatre;  Oral  Literature; 

Storytelling; Storytelling Techniques.  

 

 

 

 

Introduction 

 

De  nombreux  dramaturges  contemporains  dont  Zadi  Zaourou 

s’inspirent  des  contes  traditionnels  et  reprennent  les  procédés  de 

l’oralité  dans  leurs œuvres.  Écrivain  éclectique,  l’enracinement  du 

dramaturge  ivoirien dans sa tradition est à  la mesure de son ouver‐
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ture au monde. Ses recherches sur  la  tradition et  la  littérature orale 

ont abouti à  la création d’une esthétique dramaturgique majeure et 

unique  en  son  genre,  le  didiga  ou  le  théâtre  de  l’impensable. Zadi 

Zaourou exploite entre autres, les techniques de composition propres 

au conte pour les adapter à ses pièces de théâtre. D’où le thème de la 

dramaturgie du  conte dans La  guerre  des  femmes,  objet de notre  ré‐

flexion. Il ne s’agit pas ici de la dramatisation ou de la théâtralisation 

consistant  en  la  transformation  d’un  texte  non  théâtral  en 

l’occurrence  le  conte,  en  un  texte  pour  la  scène. Zadi Zaourou  ne 

dramatise pas le conte et ne le transpose pas de façon plate au théâ‐

tre. Il  intègre plutôt  le mode de fonctionnement du conte aux struc‐

tures de  l’action dramatique, au discours et au  texte  théâtraux, à  la 

perception du temps et de l’espace dramatique ainsi qu’à la construc‐

tion des personnages dans sa pièce. Comment  l’esthétique du conte 

transparaît‐elle  dans  La  guerre  des  femmes?  Pour  répondre  à  cette 

question, notre étude va montrer en quoi ce texte dramatique témoi‐

gne de la tradition orale et comment il exprime l’écriture du conte. 

 

 

1. «La guerre des femmes», un intertexte de la littérature orale 

 

L’art dramatique  africain  est pour une grande part  tributaire de  la 

tradition orale comme le confirme Zadi Zaourou. 

 
La  tradition  orale  africaine  exerce  une  très  forte  influence  sur  l’art 

dramatique de l’Afrique moderne. Cette influence est particulièrement 

sensible dans le didiga1. 

 

En effet, la littérature orale, manifestation artistique relevant de la 

tradition influence La guerre des femmes, expression de l’esthétique du 

didiga. Aussi, cette œuvre dramatique devient‐elle un savant mélange 

de  genres  tels  que  le mythe  et  le  conte.  Les mythes  de Mahié,  de 

l’unique amant des femmes et de Mamie Wata ainsi que le conte des 

Mille et une nuits en constituent les hypotextes. Avant de revenir sur 

ce sujet, un résumé de  l’hypertexte s’impose pour qu’il serve de re‐

père à la compréhension de notre étude. 

                                                           

1 B. Zadi Zaourou, La guerre des femmes suivie de La Termitière, p. 78. 
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La guerre des  femmes est une pièce qui raconte  l’histoire du Sultan 

Shariar d’Arabie que sa femme aurait trompé. Pour se venger, il dé‐

cide d’épouser quotidiennement une jeune femme de son royaume et 

de la faire tuer dès le lendemain. De nombreuses innocentes sont ain‐

si assassinées jusqu’à ce qu’arrive le tour de Shéhérazade. Elle réussit 

à  s’enfuir  et  est  recueillie  par Mamie Wata  qui  l’entraîne  dans  les 

profondeurs de la mer afin de l’initier. Revenue au palais du Sultan, 

Shéhérazade lui raconte l’histoire de la rencontre des femmes et des 

hommes  qui  à  l’origine,  vivaient  séparément  jusqu’au  jour  où  un 

chasseur découvre la cité des femmes. Il s’en suit des guerres dont les 

femmes sortent affaiblies par  la capture puis  la disparition de Zou‐

zou, unique mâle vivant parmi elles et détenteur de leur pouvoir. El‐

les  décident  de  rejoindre  ces  êtres  semblables  à  leur  défunt  ami 

contre  l’avis de  leur chef Mahié qui avant de s’exiler amène Gôbo à 

connaître son corps et à savoir s’en servir. Quelle est la parenté entre 

les hypotextes et l’hypertexte proposé par le dramaturge ivoirien? 

 

1.1. Les mythes de Mahié et de l’unique amant des femmes2 

À  l’origine,  les hommes vivaient séparés des  femmes. Celles‐ci sur‐

prennent un homme, Babo Naki  récoltant  leurs  champignons. Elles 

projettent avec leurs trois chefs, des femmes d’un âge mûr dont Ma‐

hié Gbeudjié et Zouzou Gbeuti de le tuer s’il revient. Ce qu’elles font 

dès le lever du  jour. Les hommes découvrent le corps de Babo Naki 

et décident de le venger. Ils laissent des champignons pousser sur les 

palmiers  ayant  servi  à  l’organisation  des  funérailles.  Surprises,  en 

train  de  récolter  ces  champignons,  quatre  d’entre  les  femmes  sont 

tuées. Ce  qui  déclenche  une  série  de  batailles  au  cours  desquelles 

Mahié Gbeudjié et Zouzou Gbeuti  sont  tuées. Vaincues à plusieurs 

reprises,  elles  finissent  par  capituler  et  séjournent  dans  la  cité  des 

hommes pendant  trois  jours. Après une nuit passée  avec  son hôte, 

Babèré découvre  le plaisir sexuel et en parle à ses compatriotes. Les 

femmes décident de s’installer définitivement dans le village afin de 

mettre à exécution  leur projet de vengeance en créant une situation 

de  polygamie  qui  va  épuiser  les  hommes  et  entraîner  leur mort. 

Ayant compris  leurs  intentions et  les accusant de meurtre,  les hom‐

mes  instituent  les  rites  de  veuvages  réputés  cruels  encore  au‐

                                                           

2 Cf. B. Zadi Zaourou, Anthologie de la littérature orale de Côte d’Ivoire, pp. 83‐93. 
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jourd’hui en pays bété afin d’apaiser les tensions et entretenir  la co‐

hésion sociale. 

Par  ailleurs,  le  mythe  de  l’unique  amant  des  femmes  du  pays 

adioukrou  est  conté par Esso Nomel. Dans  le village d’Ousrou,  les 

jeunes filles n’aimaient qu’un seul garçon. Ce qui provoque la colère 

et la jalousie des autres garçons du village. Ceux‐ci empoisonnent le 

garçon. La tristesse des femmes est si grande qu’elles refusent qu’on 

enterre leur amant dont elle lavent le corps avec les larmes recueillies 

dans des seaux. 

Sans  reproduire  l’hypotexte,  Zadi  Zaourou  reprend  certains  as‐

pects et en  transforme d’autres. En effet,  le dramaturge conserve  le 

thème du conflit entre les hommes et les femmes ainsi que les diffé‐

rentes  cités dans  lesquelles  ils vivent. Ces cités avec  la brousse  (es‐

pace de la chasse et du champ de bataille) et le marigot représentent 

les espaces dramatiques. Quant au  temps,  il situe  l’action à une pé‐

riode  indéterminée. Zadi  représente  en  outre  certains  personnages 

comme Mahié, Zouzou  et Babélé  et  le  chef de  la  cité des hommes. 

Ceux‐ci  s’avèrent  être  importants  dans  la  progression  de  l’action 

dramatique.  

Il apporte des modifications quant au motif du conflit. Ici, en lieu 

et  place  de  la  récolte  frauduleuse  des  champignons,  la  cause  du 

conflit est  la découverte de  la cité des  femmes. Sans être physique‐

ment semblable à un homme,  le personnage de Mahié se comporte 

comme  tel. Ce qui  rappelle  le mythe de Gneron Dékan3,  la  femme 

qui portait une  barbe  chez  les Wê donnant  ainsi de  l’épaisseur  au 

personnage incarnant la guerrière, le chef du clan des femmes. Mahié 

est le seul chef de la cité des femmes contrairement à la direction col‐

légiale constituée de  trois chefs dont Zouzou. Celui‐ci devient dans 

l’hypertexte  le seul homme vivant avec  les femmes et sans être chef 

de  la cité,  il  joue un  rôle  important dans  l’armée de Mahié qui sort 

victorieuse de toutes les batailles. Bien que présent dans l’hypotexte, 

le personnage de Zouzou est totalement recréé à partir du mythe des 

femmes du pays adioukrou qui n’avaient qu’un seul amant. Le rituel 

de son  inhumation au  tableau XIII est pratiquement une reprise du 

récit modèle rapporté par Esso Nomel. Quant au personnage de Gô‐

bo, il est ajouté et mis en avant pour faire ressortir la femme au pou‐

                                                           

3 B. Zadi Zaourou, La guerre des femmes suivie de La Termitière, p. 7. 
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voir magique de séduction et objet de désir de l’homme. Par rapport 

aux transformations spatiales et temporelles, même si en général Za‐

di Zaourou reste fidèle à l’espace initial et au temps, leur imprécision 

est caractéristique des mythes dont celui de Mamie Wata. 

 

1.2 Le mythe de Mamie Wata 

Le mythe de Mamie Wata est le plus connu des Africains. En résumé, 

vivant dans les profondeurs marines, Mamie Wata apparaît à qui elle 

veut et au moment qu’elle choisit pour mettre l’espèce humaine no‐

tamment les hommes à l’épreuve. À partir de cet hypotexte oral rap‐

porté variablement selon les périodes et les circonstances, Zadi Zaou‐

rou garde l’aspect physique du génie. Mamie Wata n’apparaît pas ici 

à un homme qu’elle désire séduire mais à une jeune fille. Son aspect 

physique symbolise la dualité de l’être humain tiraillé entre le bien et 

le mal et confronté à  l’obligation de choisir en  toute  liberté. Sa mis‐

sion  interpelle par rapport au choix de  l’une ou  l’autre face de cette 

dualité. Elle devient de ce fait le personnage idéal apte à résoudre le 

conflit  éternel  entre  l’homme  et  la  femme  résumé  ici  dans  la  ven‐

geance d’un homme blessé par l’infidélité de l’être aimé.  

De  génie malfaisant  qui  emporte  et  fait  disparaître  les  hommes 

dans les profondeurs de la mer, Mamie Wata devient une initiatrice 

indispensable à la réconciliation des humains. En cela, elle prolonge 

l’œuvre de Mahié maître d’initiation de Gôbo, qui a eu pour mission 

d’user de son corps pour dompter  l’homme. Mais apparemment,  le 

but recherché n’a pas été atteint dans la mesure où Shéhérazade son 

double utilise à son  tour  les mêmes armes de séduction pour rame‐

ner Shariar à la raison.  

 

1.3. Les milles et une nuits  

Le conte des Mille et une nuits dont  l’origine et  les versions sont di‐

verses, a été publié pour  la première  fois en Europe par  le Français 

Antoine Galland. Malgré des adjonctions et des suppressions, la fable 

des Mille et une nuits est celle de Shéhérazade qui réussit à se mainte‐

nir en vie face au Sultan Shariar à qui, elle raconte une histoire sans 

fin. Ayant gagné sa confiance et son amour, au bout des mille et une 

nuits,  il  la gracie après qu’elle  lui a donné un ou  trois  fils selon  les 
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versions. Dans La guerre des  femmes, c’est ce récit auquel Zadi Zaou‐

rou apporte des modifications qui encadre tous les autres. 

En effet, à part  l’histoire de Shéhérazade, Zadi Zaourou ne prend 

aucun autre  conte dans  l’hypotexte. À  la différence des  contes dits 

sous  une  forme  enchâssée  ou  en  tiroir,  racontant  une  trentaine  de 

contes,  l’œuvre de Zadi Zaourou ne présente que  trois  intrigues:  la 

première  qui  sert de noyau  est  celle de  Shéhérazade  victime de  la 

vengeance de  Shariar. Pour  bénéficier de  sa  clémence,  elle  raconte 

deux histoires: celles de Mahié et du couple organisant son mariage.  

Concernant les personnages, hormis Shariar, Shéhérazade, le Vizir 

et Souad, les autres personnages ne figurent pas dans la pièce de Za‐

di Zaourou. Par ailleurs,  l’hypotexte dit que Shéhérazade est  la  fille 

du Vizir et qu’elle a eu un ou trois fils avec Shariar. Or ici, sa filiation 

n’est pas  clairement précisée  et nulle part,  il n’est  fait mention des 

enfants nés de leur union. 

Les hypotextes  sortis des mythes  et  contes puis  réécrits dans un 

texte dramatique amènent à dire que Zadi Zaourou procède du théâ‐

tre africain traditionnel dans la mesure où, il découvre dans ces gen‐

res,  tous  les  éléments pour qu’un  théâtre naisse. L’intertextualité  a 

permis à Zadi Zaourou de transformer les modèles pour les confron‐

ter à l’écriture du conte. 

 

 

2. La dramaturgie de Zadi Zaourou, une écriture du conte 

 

Parlant de son esthétique, Zadi Zaourou affirme: «Le didiga n’est pas 

le conte, même si  la parenté entre ces deux arts est  incontestable»4. 

Pour nous, c’est cette parenté qui constitue un des éléments les plus 

pertinents de sa dramaturgie. Diverses techniques du conte, ses per‐

sonnages et ses  thèmes sont perceptibles dans  le  théâtre du drama‐

turge ivoirien. Il s’agit ici de montrer qu’il compose sa pièce en inté‐

grant des éléments caractéristiques du conte comme outil de création 

artistique. Aussi,  au‐delà  des  indications  scéniques,  les  didascalies 

s’apparentent‐elles à de véritables textes narratifs. 

 

 

                                                           

4 B. Zaourou ZADI, La guerre des femmes suivie de La Termitière, p. 127. 
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2.1. Les didascalies narratives et l’art du conteur 

En plus du rôle fonctionnel et injonctif, les didascalies dans le théâtre 

de Zadi Zaourou, deviennent descriptives et narratives. C’est  le cas 

au tableau II à la suite de la huitième réplique de Shéhérazade et au 

tableau VI qui décrit les actions des personnages des deux cités ainsi 

que  la partie de chasse au cours de  laquelle  les femmes sont décou‐

vertes pour  la première  fois. Le dialogue est  totalement absent aux 

tableaux X, XIII et XVII. Le texte prend ici l’allure d’une narration des 

événements pour devenir un «mode d’expression pantomimique»5 à 

la représentation. 

Ceci nous amène à nous intéresser aux personnages du diseur, de 

Shéhérazade et de Mamie Wata dont les discours ont des similitudes 

avec  la  parole  d’un  conteur.  En  effet,  comme  dans  une  veillée  de 

conte villageois, ces personnages content respectivement et à tour de 

rôle, trois histoires. La première contée par le diseur au Tableau I, est 

celle du Sultan Shariar et de Souad son épouse infidèle à cause de qui 

Shéhérazade rentre en scène. En même temps qu’elle joue son propre 

rôle de femme promise au Sultan et initiée par Mamie Wata, la jeune 

femme prend le relais à son retour au palais pour raconter à Shariar, 

la  seconde histoire, celle du de Mahié, à partir du  tableau VI. A ce 

moment‐là, les didascalies fonctionnent comme dans un texte narra‐

tif  et présentent  les  séquences dans une  sorte de  flash‐back. Aussi, 

d’un  tableau à un autre et guidé par une sorte de projecteur,  le  lec‐

teur‐spectateur  est‐il amené à  se  concentrer  sur Shariar  et Shéhéra‐

zade  qui  actualisent  et  vivifient  les  actions  avec  leurs  différents 

commentaires.  Ici,  Shariar  devient  spectateur  quand  il  pose  par 

exemple une question: «Qu’est‐il arrivé à cet homme et que fait‐il là 

tout seul au milieu de ces femmes?»6. Quant à la jeune fille, et selon 

ses prises de paroles, elle joue le rôle à la fois de conteuse (deuxième 

réplique  tableau VI) et de  spectatrice. Ces  scènes  se  répètent  toutes 

les  fois  que  le  projecteur  est  braqué  sur  les  deux  personnages.  La 

pièce de Zadi Zaourou procède ainsi du conte avec le jeu de conteur 

et de spectateur qui s’installe entre ces deux personnages par l’usage 

«des  formes  du  conte,  avec  adresse  au  lecteur,  complicité  de 

                                                           

5 F. Fix  ‐ F. Toudoire‐Surlapirre, La didascalie dans  le  théâtre du XXe siècle. Regarder 

lʹimpossible, p. 26. 
6 B. Zadi Zaourou, La guerre des femmes suivie de La Termitière, p. 28. 
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l’humour et formule refrain»7. Le jeu des personnages renvoie à celui 

du conteur (Shéhérazade) qui relate  les actions avec  la participation 

de  l’assistance  symbolisée  ici  par  Shariar.  La  dernière  histoire  est 

celle de  la réconciliation des humains. Elle est présentée par Mamie 

Wata  en  présence  du  peuple  sinon  du  public  représentant  chaque 

race.  Sur  un  ton  solennel,  elle  dévoile  les  derniers  symboles  puis 

dans une sorte de bénédiction finale et de renvoi liturgique, elle met 

un term

 

e au récit.  

                                                          

En plus de ces éléments caractéristiques, la structure apparente du 

conte est perceptible à  travers  les  formules  introductives comme «à 

l’origine des temps» au tableau VI, intermédiaires avec «elle marcha 

des jours et des nuits» au tableau XIV et la formule finale sous forme 

d’enseignement au  tableau XIX avec  les dernières  répliques de Ma‐

mie Wata, un des personnages clés mis en scène par  la dramaturge 

ivoirien. 

 

2.2. La métamorphose des protagonistes 

Zadi  Zaourou  use  du  phénomène  de  la métamorphose,  récurrent 

dans  le  conte  pour  construire  ses  personnages.  Ceux‐ci  incarnent 

plusieurs entités comme c’est le cas avec Zouzou, Gôbo, Mahié, Shé‐

hérazade et Mamie Wata. Par ce phénomène,  ils continuent  l’action 

entreprise par  les uns ou  aident  à  sa  réussite. En  réalité, Gôbo de‐

vient Shéhérazade pour continuer son action auprès des hommes. À 

la fin de sa mission, Mahié dont Zouzou est en fait le double, se mé‐

tamorphose en Mamie Wata. Au final, Shéhérazade et Gôbo, par qui 

l’élément érotique subsiste, ne sont‐elles pas l’ombre de Mahié, donc 

de Mamie Wata  et  de  Zouzou?  Zadi  Zaourou  procède  ainsi  par 

concentration, c’est‐à‐dire la réunion de plusieurs personnages en un 

seul. D’où «l’unité parfaite de chiffre 7; 7 = 1, Didiga»8.  

Ces  métamorphoses  relèvent  du  merveilleux  qui  caractérise  le 

conte. Mais en  fait, elles montrent  la puissance des chasseurs capa‐

bles de prendre toutes les formes pour se protéger des agressions. Or 

à l’image des chasseurs, les personnages du théâtre de Zadi Zaourou 

 

7 F. Fix  ‐ F. Toudoire‐Surlapirre, La didascalie dans  le  théâtre du XXe siècle. Regarder 

lʹimpossible, p. 56. 
8 B. Zadi Zaourou, La guerre des femmes suivie de La Termitière, p. 69. 
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sont des  initiés qui perçoivent  les choses et  les êtres au delà du  re‐

gard des profanes. C’est sans doute pour cette raison que  

 

Le didiga renferme un aspect double, dont le premier explicite et im‐

médiat, renvoie à la vie quotidienne tandis que le second mystique et 

secret échappe à la compréhension directe et à la raison9.  

 

Les personnages sont en outre construits selon un modèle immua‐

ble, récurrent et assez spécifique. Il s’agit du monarque, de l’initié, de 

la mère défunte ou maître d’initiation et du Ouga. Ici, ces personna‐

ges correspondent respectivement à Shariar, à Shéhérazade et à Gô‐

bo, à Mahié et à Mamie Wata ainsi qu’au Vizir. Selon les œuvres, ces 

personnages changent de dénomination ou de sexe mais  jouent pra‐

tiquement des  rôles  identiques  excepté Ouga  qui  garde  souvent  le 

même nom et occupe les mêmes fonctions auprès du monarque dont 

il est en fait le maître à penser et le double.  

Le théâtre de Zadi Zaourou déroute de ce fait le lecteur‐spectateur 

et bouleverse à  la  fois  les normes  classiques de  la  construction des 

personnages pour  la  rapprocher par  ailleurs de  celle du  théâtre de 

l’absurde tout en étant profondément ancré dans le didiga.  

 

2.3. Le héros du didiga, un personnage de conte 

Étudier le héros dans le théâtre contemporain s’avère plus complexe 

compte  tenu  de  son  caractère  plurivoque. Dans  le  théâtre  de Zadi 

Zaourou, les héros sont généralement des personnages  jeunes et dé‐

favorisés. En  lutte contre  toutes  les  formes d’oppression,  ils accom‐

plissent des actions relevant de l’impensable et servent toujours une 

cause qui les hisse au‐dessus de la mêlée. Ils deviennent dès lors,  

 
des hommes qui, à la pointe de l’humanité, illustrent par leur lutte, il‐

lustrent  en  actes,  l’incroyable  pouvoir  de  l’homme  de  résister  à 

l’adversité, de renverser  le malheur en grandeur humaine et en  joie, 

et  cela pour  les  autres hommes,  et d’abord pour  ceux de  leur peu‐

ple10. 

                                                           

9 N. Raschi, ʺPlace et fonction de la musique dans les œuvres dramatiques de Zadi 

Zaourou et Koffi Kwahulé”, dans Afrique, musique et écriture, p. 135. 
10 A. Bonnard, cité par V. Sidibé, Le tragique dans  le théâtre de Bernard Binlin Dadié, 

pp. 50‐51. 
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otion et d’aller à la rencontre des 

utres sans se renier ni se perdre.  

onclusion  

èces en Côte d’Ivoire, à Da‐

ar, à Limoges et au Canada en est la preuve.  

 

Le héros du didiga symbolise le courage comme son ancêtre chasseur, 
personnage de la vie traditionnelle ayant une valeur théâtrale par lui‐

même. C’est un héros du conte dans  la mesure où  il est confronté à 

des situations  insolites dont  il sort  toujours victorieux, comprend  le 

langage  des  animaux  et  des  êtres  surnaturels.  Shéhérazade  qui 

échappe à une mort programmée, séjourne dans les profondeurs ma‐

rines avec Mamie Wata invisible aux non‐initiés en est l’illustration. 

Comme c’est généralement  le cas dans  les contes africains, ce héros 

est  jeune et apte à subir  les diverses étapes de  l’initiation qu’il fran‐

chit avec l’aide d’une défunte, figure maternelle incarnée ici par Ma‐

hié et Mamie Wata. En recréant cet univers et ce héros, Zadi Zaourou 

veut amener  la  jeunesse à se surpasser  face à  tout défi, à construire 

une existence digne et à s’intéresser davantage à des aspects positifs 

de sa culture afin d’en faire la prom

a

 

 

C

 

L’Afrique  et  ses  traditions  constituent  des  fondements  de  la 

dramaturgie de Zadi Zaourou. Dans un processus de réécriture,  les 

mythes  et  les  contes  sont valorisés par  l’adaptation des  techniques 

notamment du conte dans son  théâtre. Cet effort d’invention d’une 

dramaturgie nouvelle à partir de la littérature orale donne naissance 

au didiga, une expérience dramaturgique qui offre de réelles perspec‐

tives pour  la promotion de  l’art dramatique africain. Il faut signaler 

que  le dramaturge  ivoirien ne cherche pas à  faire du documentaire 

ou à satisfaire un certain goût de l’exotisme. Son théâtre constitue par 

conséquent, une expression débarrassée de tout complexe et de tout 

préjugé. Le succès retentissant de ces pi

k
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