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O. INTRODUCTION
Une meilleur connaissance de la litt6rature et un enseignement ad6quat de la

litt6rature orale permettront, sans aucune doute, aux g6n6ration futures de r6aliser le

double v@ux actuel de l'Afrique traditionnelle et de pratiquer sans cesse comme un

imp6rieux (imperatif) exercice de l'6me, une n6cessaire ouverture aux cultures des

autres peuples de la planete.

1. PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
Certains negro-Africains dejd clairs voyants ont pris conscience de leur 6tat de

depersonnalisation et veulent retablir d'une fagon ou d'une autre leur identite tant

culturelle que linguistique d peine 6touff6e par la culture occidentale.

Dans la mesure ou les valeurs culturelles des Banyanga ou d'ailleurs

parce que diabolisees par le colonisateur il y a lieu de pr6coniser des moyens

adequats qui permettent la prise de conscience des richesses de ce patrimoine.

Consid6rant la langue comme l'element le plus important de toute

culture, nous avons appuy6 nos investigations sur des chansons, parce que chez les

Banyanga, comme chez tous les autres africains, les chansons sont des moyend

efficaces qui assurent la communication : C'est par les chansons que le peuple d

tradition orale a conserv6 son expression, ses mythes ancestraux, ses pr6ceptes

moraux au profit des g6n6rations futures.

Les chansons acheminent toutes les valeurs socioculturelles d'une ethnie d'autant

plus qu'il est facile d'avoir des donn6es informationnelles sur un peuple en 6coutant

seulement certaines chansons rythmees par ce peuple.

Cette recherche tend a offrir d'amples 6l6ments de r6ponse aux deux

principales questions que voici :

'/ Le peuple d'6tude transmet il quel genre de message dr travers ses

chansons ?

'/ Quelles sont les traces d'enonciation contenues dans les chansons

d'initiation des Banyanga ?
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2. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE
Les soci6t6s africaines r6servent une place de choix d l'art oral dans la

transmission de la culture outre les 6pop6es, les 169endes, les proverbes, les

danses, etc.

Nous avons estim6 que les chansons d'initiation constituent une source d'ou

jaillissent les messages de valeur morale, sociale, politique et philosophique qui

puissent 6clairer les hommes pour leur formation complete.

Quant aux repdres d'6nonciation, les 6l6ments qui nous ont fort marqu6 sont les

d6ictiques, la thematisation, la pragmatique, les fonctions du langage, les 616ments

de la communication, mod6lisateur les 6valuatifs, l'argumentation, le presuppos6 et

le sous entendu, etc.

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Conscient de la richesse de notre patrimoine culturel, nous nous sommes limite

dans cette 6tude d la tribu qui nous a vu naitre, notamment celle des Banyanga.

Nos consid6rations ont 6te orient6es non pas sur toute la matidre de ce domaine,

mais plutot sur une facette : Les traces de l'6nonciation dans les chansons

traditionnelles des Banyanga, Cas des chansons d'initiation.

Nous nous sommes fond6 sur le critdre selon lequel le lexique du kinyanga est

riche et nuanc6 si bien qu'il permet d la pens6e de s'exprimer sous plusieurs

manieres. Cette analyse se veut, dans sa vocation premidre, de revaloriser la langue

kinyanga en d6voilant aux lecteurs, les richesses de son patrimoines culturel

specifiquement linguistiq ue.

L'on d6couvrira au-deld de l'ext6riorisation musicale de la chansons, un

aspect de meurs et coutumes des Banyanga : leur philosophie et leur vision du

monde.

Par ailleurs, le langage poetique de ce peuple sera d6nich6 d travers certaines

chansons. Ce langage est fond6 sur des images 6vocatrices d'un univers pas

different de nos perceptions quotidiennes. Les chansons permettent de d6couvrir d

partir des paroles rythm6es qui le composent une s6rie des valeurs linguistiques

li6es au secret de nos langues.

Etant d'un int6r6t pluriel, < Analyse des traces de l'6nonciation dans les

chansons traditionnelles des Banyanga. Cas de chansons d'intiation > est un sujet

qui ne peut cesser d'attirer plus d'un chercheur et principalement les sociologues et
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les anthropologues. Pour, nous le choix de ce sujet a 6t6 axe sur la litt6rature orale

et la linguistique, deux disciplines (Branches) qui ont developpe dans nous' une

perspicacit6 scientifique. Elles nous permettent ainsi d'6tablir des rapports entre une

langue et la soci6te qui la Parle.

Ajoutons en outre que les musiciens, les musicologues et les artistes podtes

trouent dans cette recherche un champ d'actlon non negligeable' Et tous ces

6l6ments ainsi 6voqu6s t6moignent suffisamment de la scientificite de notre travail'

4 .DELIMITATION DU SUJET
on imagine facilement les dimensions que prendrait le travail si l'on y traite tous les

probldmes de la Iangue cible et cela de fagon exhaustive. En dimension spaciale'

notre recherche se limite dans le territoire de walikale (Karekare) pr6cis6ment le

secteur de WanYanga ( BanYanga)

Le Kinyanga est le parler sur lequel porte notre 6tude ; d'ou la pr6sente

enquQte ce situe dans le domaine de la linguistique africaine'

De ce fait, nous avons choisi poursuivre la recherche sur les traces de

l,6nonciation contenues dans les chansons traditionnelles des Banyanga, cas des

chansons d'initiation.

5 . METHODES ET TECHN'QUES DU TRAVAIL

5.1 M6thodes
ll n'exlste pas une m6thode cosmique, mais il est des m6thodes qui

d6pendent de la nature de la recherche envisag6e. Les sciences se compldtent les

unes des autres (Mushunganya, S, 2007, p4). Face d cette compl6mentarit6' il nous

a et6 utile d'adopter pour l'approche th6matique et l'approche analytique pour

appr6hender le sens profond des textes chant6s par les Banyanga'

5.1 .1 . Approche th6matique
L'apProche th6matique consiste

qui les caract6risent. Cette m6thode

culturelles qu'elle nous a devoil6es en

dignite toute la soci6t6.

d regrouper les chansons selon les thdmes

s'est r6v6l6e efficace grice aux richesses

vertu de quoi l'homme pr6tend prouver sa



5.1 .2.Approche analytiq ue
Celle-ci est caract6risee par les diff6rentes analyses de la structure des

chansons Elle nous a permis d'aboutir aux resultats de notre recherche avec

assurance.

5.2. Techniques

Tout travail scientifique doit 6tre fonde sur une documentation appropriee et

sur des enqudtes.

5.2.1 Technique documentaire

Appelee aussi technique d'observation indirecte par MUSHOBEKWA WA

KATANA, cette technique se fixe comme ut de rassembler les documents relatifs a la

question qui forme le champ d'investigation et les consulter pour appuyer les

informations. Pour nous, il s'agit des ouvrages et autres sources ecrites qui ont ete

utiles pour l'enrichissement de la recherche.

5.2.2. Technique d'enq u6te

En effet, du cours de nos enqu6tes, nous avons 6te sur le terrain pour

moissonner les chansons. La pr6occupation etait de trier celles qu'on chante au

cours de c6remonies grandes ou petites soient- elles comme la circoncision, le

mariage, la naissance, e travail de champ, la peche ll faut souligner que vint deux

(22) chansons ont 6t6 rassemblees avec estimation de leur richesse sur les traces

d'6nonciation.

6. ETAT DE LA QUEST'Oru
Nous ne sommes pas le premier d aborder une 6tude sur les chansons folkloriques.

En effet, quelques recherches ont ete initiees d l'l.S.P / Machumbi dans ce sens

notamment avec Jules KUBUYA BWIRA, BELINGA.

Le premier a trait6 dans son travail intitule < l'Analyse thematique et stylistique des

quelques chansons folkloriques Hunde, 1998.

Son objectif etant de montrer les valeurs culturelles et linguistiques contenues

dans la culture hunde facilement decelable d travers les chansons.

Les deuxieme a traite sur ( I'analyse thematique et stylistique de quelques

chansons folkloriques Shi , TFC inedit, ISP BUNIA, 1991 > a fustige la richesse

culturelle Shi, son souci 6tant de faire connaitre l' univers Shi.
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N6anmoins de tous les pr6c6dents, personne n'a ax6 ses recherches sur

< Les traces de l'6nonciation dans les chansons traditionnelles d'initiation des

Banyanga > ce qui fait l'originalite de notre travail.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion g6n6rale, la pr6sente recherche s'articule sur

quatre chapitres d'in6gales longueurs.

./ Le premier chapitre commence par la pr6sentation du corpus.

./ Le deuxieme chapitre traite du cadre th6orique et conceptuel du sujet dont la

pr6sentation du peuple d'etude et sa langue, la d6finition de concepts cl6s...

,/ Le troisieme chapitre intitu16 <Les traces d'6nonciation dans les chansons

d'initiation des Banyanga ) reste ici la piece maitresse de notre investigation.

ll renferme les analyses litt6raires et musicologiques des chansons et les

synthdses y relatives.

,/ Le quatrieme chapitre, riche en matidre d'enseignement, comporte un essai

m6thodologique des chansons, definit les grandes et principales lignes d

suivre dans l'action 6ducatrice.

Une annexe vient mettre fin d cette 6tude.

6. DI F F I C U LT ES RENCONTREES
Dans l'6laboration de ce travail, nous nous sommes heurt6 d des nombreux

6cueils. Parmi eux, l'insuffisance d'une documentation litt6raire susceptible de

nous 6clairer sur tous les aspects du travail.

De m6me, la traduction nous a paru d'autant plus difficile qu'il s'agit de

passer d'une langue bantu dr une langue europ6enne, ayant chacune son propre

systdme lexical et syntaxique, organiquement li6 au contexte physique et

socioculturel. Traduire le kinyanga mot a mot serait trahir les richesses

traditionnelles. Par contre, une traduction trop litt6raire, elle aussi, laisserait

6chapper certaines nuances appropri6es d l'environnement socto linguistique de

cette langue.

Nos lecteurs se rendront compte que la traduction est parfois infidele, puisqu'elle

trahit la pens6e du texte original. Dans les deux cas, nous avons retenu comme

seul critdre valable, l'el6gance de la traduction.l

' KAHO MBO, M ET BIEYBUCK, Anthologie de la litteraire orale Nyanga University of califbrnia

Press. I 954. P.3 I 2-350.
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CHAPITRE I PRESENTATION DU CORPUS

1. INTRODUCTION

Pour notre 6tude, nous avons pr6f6r6 partir d'un corpus comme outil, de travail
lequel instrument nous a permis l'entree en la matidre .

En d'autres termes, ce corpus nous servira de source de toutes les donn6es que
nous aurons d traiter et d analyser notre sujet d'6tude.

En effet, du pointvue quantitatif de notre recueil (corpus), il.contient 22 chansons
d'initiation qui, selon leur signification sont class6es par theme comme suit :

a. Le thdme de la naissance : comporte deux chansons.
La chanson N' 1 : Emwanyere nyiasa

N" 2 : Erer6, Erer6 kamina muwa
b. Le thdme de la circoncision : compos6 de six chansons.

La chanson N' 3 : Bitond6 66 bana- mp6mbd
N'4 : Emwanitu wakuk0b6kabiri
N' 5 : N'tamurir6e na kisori
No 6 : Banu bomina murindike
N' 7 : Tita wandekera mu maninge
N'B : Mbunsu nti mpa,

c. Le thdme de mariage .contient trois chansonS.
La chanson N' 9 : Ntaninke mukungu nti koyo.

N" 10 : Twamuria kwd nyakibuti
N" 11 : Emama 66, E mama 66 kabutandaira nti ngoma.

d . Le thdme de l'agriculture : il est de quatre chansons.
La chanson N'12

N" 13:
N" 14:
N" 15:

e. Le thdme de !a p6che
La chanson N'16

N' 17
f. Le thdme de l'union

Ere, r6er6,reer6 tita ongo uburananga.
Ani waben6 nta bigwi na shemar0o
Nikiana nikor6nge
Kwetanga mukush[ kwenyi tondo
: il est de deux chansons
Ciya cabakir6ca kumbo Roba
Enya murobi.
Compos6 de deux chansons

La chanson N" 18 : Twakii tw6 maserana.
N" 19 : Emuburu kwansi

h. Le thdme de !a discipline coutumidre nyanga : il est de trois chansons
La chanson N'20 : Twabutire mwdnge

N'21 : kins6ny6 kitaranga banunk6
N" 22 : Ntuwe, ntuwe, ntuwe.

Consid6rant leur structure, nous remarquons que parmi ces chansons, il y a
celle qui est de 3 a 97 lignes dont chacune est compos6e def 3 d 8 syllabes.

ll est ir noter que de toutes ces chansons bien qu'elles soient d'in6gales
longueurs, celles de thdme de circoncision et de p6che sont assez longues par

. rappofi d celles des autres thdmes. La chanson N' 8 de circoncision contenant 97
lignes, est la plus longue de toutes les autres chansons.



2. CORPUS

N' 1 Ee nyi6sa saruka twendi
Emw6ny6re nyi5s6.

Kura mo nyo ch6sa

Emw6ny6re nyi6s6,

Kura mo nyo chunda cla m0ti

Trad : Toi, la fille, mdre de jumeaux,

R6jouis-toi pour qu'on parte.

Toi, la fille, mdre de jumeaux,

Enfonce un morceau de bois dans le vagin,

Toi, la fille, mdre de jumeaux,

N'2 E1616, Erer6

Kamina muwa.

Erere, Er6r6,

Wakidr wamachokenrya.

Enyo y6b6r6ka,

lshundi na muwa,.

Barikit6n6nge,

Barikitanange.

Wakia ishundi w6nda,

Muwa wahinjd mund mpen6.

-Shi6sa n6 nyi6s6,

murumane na nyi6s6,

Trad : Elle dort, elle dort,

Celle qui avale la verge.

Quand elle trouve que c'est doux.

Le vagin se d6chira,

Clitoris et verge,

Se pour chassent,

Quand clitoris fut dejd parti,

I
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Verge brouta comme une chdvre'

Le pere des jumeaux et des avorteurs'

Sont des accoupleurs et des avorteurs'

Le pdre des jumeaux et la mdre des jumeaux,

Sont des accoupleurs qui trouvent que c'est doux'

N" 3 Bitond6 6e bana-mP6mbdt

Bitond6 ee

Bitonddr 66 bana-mP6mbd

Trad: lls se Parent eux les ca'[mans,

lls se parent,

lls se parent eux les ca'imans

. 
N" 4 Emwanitu wakukub6 kabiri

Erere medu 66 mendurano o

Emwanitu wakukubd kabiri

TwamisiY6 masha bis6

Ee 1616 twamusiYa masha bus6

Trad : Notre enfant a trerrass6 kabiri,

Er6re medu 66 mendurano

Mendu, les tescules rest6s seuls.

Notre enfant a terrass6 Kabiri,

Nous lui avons seulement laiss6 les testicules.

N' 5 Ntamurire na kisori

Kisori warume nina

Aiy66, aY66 tita,

Trad : Je ne peux pas manger avec un incirconcis,

Aiy6e, aiyee, mon cher

Que l'incirconcis fornique sa mdre,

Aiyee, aiy66, mon cher.



N'6 Banu bobina murindikd,

Kak0 tukutu 0sod6nge ikoba

Banu bobina murindike,

Kak0tukutu usond6 nge ikoba 66e

Kakftukutu 0sondange ikoba eee

Kak0tuk0tu 0sond6 nge ikoba

Trad : Vous les fermes, enfermez-vous dans vos cases,

La chauve-souris veut se promener.

Vous les femmes, enfermez-vous dans vos cases,

La chauve-souris veut se promener.

La chauve-souris veut se promener.

La chauve-souris veut se promener.

N" 7 Tit6 wandek6r6 mu maninge,

Tita wandekerd mu maninge,

lyor0 ra mutende r6s6ngw6 ina ka butara

Nkuru yatuka mu bikuko

Tita [bIr6nanga,

K0to meno ngoi

Bitond6 ee,

Bana-mpamba,
Nkori yat6mb6,

Mwa kangancu,

Ko0 w6ngenge,

Wendanga wangenge

Wasib6ng6 mbu mw6nge,

Kamponda sh6-mutoboro

Twar6ngd nkoko ya mw6nge,

Twatua yo binwa

Nk[ma bfki minsunsu,

Kabiri wariminy5 mwanda.
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Kitumbu wasia nao

Kabiri wakukidwa.

Twdkobd mukobo wa biringa,

Karubi sh6-bun6nd6.

H5nye mwea ng'ehimbad,

Katiti muronge wa mrindura.

Kwakwire mwea ngi kurw6bo

Trad : Mon pdre m'a jet6 dans les 6pines,

Mon pdre m'a jet6 dans les ePines,

La nostalgie du nouveau circoncis,

Est sentie Par sa mdre au village,

Voild tortue sortir de sa carapace ;

Mon pdre, sois le gagnant du Procds,

Sors les dents,

L6opard !

lls se sont teints,

Les iguanes.

Le jeune 6pervier vagabonde,

Dans le domaine de !'oiseau planeur.

Cam616on est prudent,

ll marche prudemment.

Le colibri au bec Pointu.

Nous avons mang6 la poule d'un malin,

Nous la payAmes de paroles.

Le circonciseur chanteur a perdu la herminette,

Le circonciseur masqu6 est rest6 avec elle

Le circonciseur chanteur a 6te terrass6,

Nous danserons la danse, mukobo de biringd

L'oiseau aquatique karubi, le fier,

C'est d l'endroit qu'il aime qu'un homme construit.

Le pigeon est un oiseau de la foret,

C'est I'endroit ou I'on meurt qui est le bercail.
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N" 8 Mbuntsu nti mpa,

Kwenda ku mpa kwironde

Kwenda kore,

Na kor6 ukuruk6nga,

86res0ng6 iyungu,

N' iy0ngu nti mwdmi.

Kakoro sh6- mwinyihiro,

Winyihire bydbdn6,

Ntet6a m0no.

Kamoeri wamo6r6 conga,

Conga c6b6ne.

Nar6rang6 kubuya,

Na k[buya ut6ngeya

Mungu w6masi6 m6 kima

Mungu w6masi5 m0 kima

MungI w6t6ngd.

Koyo warire coba,

Cabinduke combi

Nk0rongo nt0kwee wabo

Nkushu nge wabo

Bushlma wa ngoi,

Ngi warire ngoi

Batonda ngoi,

Babeka bitondi bya ngoi

Mushombe wamukobe binwa

Mbu binwa nti by6sum6

Nti ani mubi

Nti anl kiyeri c6 be6

Mureki ndahi,

Na ndahi ukere shanga.

Kwend6ng6 ngongo,

Na ngongo urirenga.
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Bdng6ng6 riko,

Biriko bdt6soki

Kacukumba umin6ngi m0 ngesi,

Mungesi muri bingi.

Shi-butari mombo,

Na mombo ut6rikengd.

Mbunsu bik0ro,

TwAdrA buntu na nyama.

Nkurange bura,

Bura ngoma ntarisa.

Na sungir6 mwdmi mumini,

Misari w, lyungu uminangd.

Na mon6ng6 mbunsu y6 kukoyo,

Kwina mwea kongo

Mut6reki myeri

Na myeri wendi kww6bo.

Mwami nt'ukw6ee mukongd,

Ub6kwanga n6 bea.

k6ns6 wamak6ma,

bana-nyama batita.

Hakwir6ng6 mubi16,

Ng, 6siang6 byeri.

Kikumi wamacabire muns6,

Nti usonddnge itindikia beni

Bwami nkindo,

Karingito k6 bondd.

Twaminditw6 nteta,

lend6 isisirisd.

Kanumba kimb6ngd Misari,

Ng6 karamo k6 bea

Bunu w6m6ba, katetebura watenga

Hetee wa bumu,

Nti kisando warek6bd.

Wak0mana birimu bya tit6,
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Usisimuke by6sed.

Mwand6 wamacika.

Ba misoke bitaka

B6tina mukaka,

Bamina mungoma

Bingi byasibanga nkushu,

Ngi bydrmuyanga ishi16

Ntukwee inyantire,

Kisando cha nsuu

Bukiri muringa,

Ngi wamurundi nundu.

wdmi iyuma,

butatukda na-miri

nt0k6nge k[si,

ku karamo ke bea.

Munc6n6 mut'a maruo

Mutukangd biria.

Wa16ruka nyantire,

Nti, witituri m6me

Asang6 ndm6tuna

Bana nsori b6ndanda,

Nt6mbi yatekesa buhi.

Ntiyakesi buhi

Ntikisi mwea,

Mw,arika mushishangd

Mongo usingongi

Ucariki6 ngu wakwi16

Nkoko ya bush0,

lkundonga nti web6.

Mwan6 wa mwami kabonsobonso,

Kaburenga mu masea,

Trad : L'Association Mbunsu n'est pas une initiation, Aller ir l'initiation, c'est se livrer

volontairement.
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Ou longueur va,

Longueur revient.

lls ont fait l'arbre iyungu se r6pandre,

Et l'ombre iyungu est chef.

La petite souris kakoro est trop pleine de certitude,

Elle espdre ce qui appartient aux autres.

Je ne peux jamais savoir ce qui est ici'

Le joyeux se r6jouit d'un scePtre,

C'est un scePtre d'autrui.

J'ai attendu Bonheur,

Mon bonheur n'est Pas encore venu.

Quand le calebassier reste dans le village abandonn6,

Le calebassier s'6tend.

Ma mere avait mange du chamPignon,

C'est devenu du Poison.

Le calao n'a pas de sein,

C'est le perroquet qui est le sein.

C'est l'astuce de l6oPard,

Qui mangea l6oPard

lls honorent l6opard (d cause de ses taches),

lls fuient les taches de l6oPard.

La femme m6pris6e s'est attir6e des palabres,

Croyant que les pardes ne sont pas difficiles'

Laissez eu Paix l'oiseau konsi,

Konsi, c'est I'harmonie (m6me)

Moije ne suis Pas mauvais.

Moi je ns suis Pas tueur homme.

Laissez en Paix la Perdrix'

Car la perdrix veille la nuit.

Ou alla mille-pattes,

Mille- pattes ne cesse de Pleurer.

On construit un Pont

Ceux qui firent le point n'y posdrent pas'

Kacukumba danse dans le lac (Edouard)
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Dans le lac, il y a beaucoup (de chose)

J'ai peur de la porte,

Et la porte cache beaucoup (de chose)

Le calao a une partie accessoire,

Et le calao surajoute.

L'association Mbunsu est un bon repas,

Nous allons manger de la pate d la viande.

Je traine le ventre,

Misari, Fils d'iyungu danse.

J'ai ete initie au Mbunsu dans le groupe de ma mdre

C'est bon le groupe de la mere de quelqu'un.

Laissez couler l'eau de pluie,

Que I'eau de pluie coule chez elle.

Vu chef qui n'a pas de file(d'homme),

Est fui par les gens.

Si le soleil levant 6leve la voix,

Que les animaux se toisent.

C'est ld ou la mere mourut,

Que restent les layettes.

Si une jeune femme coupe du bois sur chemin,

C'est qu'elle d6sire accompagner de hotes.

La royaut6 c'est le bruit des pas,

Le bruit des pas des gens du commun.

Petites pattes de Duiker,

ll faut marcher en prenant garde.

C'est la maisonnette que construit Misari,

Qui est le salut des hommes.

Quand bouche parle,

Menton bouge,

Souvent Bouche posse ld,

Ou pied a cess6 (de posser).

Celui qui rencontre les dragons silencieux,

C'st avec surprise qu'il les verrait rire.

Si la Hasse se casse,
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Les arbres Misoke se vantent.

lls refusent I'antilope mukaka,

lls dansent au tambour.

C'est l'abondance (de paroles) que connut le perroquet,

Qui le rendirent fou.

Qui n'a pas d'oncle maternel,

ll est le pied d'6lephant.

C'est la grandeur du p6trin,

Qui lui causera des trous.

La royaut6 c'est une once (solidement enracin6e),

Elle ne s'arrache jamais avec des racines.

Je viens de la rividre,

Lieu du salut des hommes.

Le Muncene est un arbre pour les grelots,

On y enleve les blocs de bois (pour les grelots)

Celui qui n'a pas d'oncle maternel,

Se fera tomber lui-m6me la ros6e.

J'avais ni6,

Les r6ves me pour suivirent.

Le couteau d un tranchant qui est pres de l'6leusine,

Cueillera l'6leusine.

Ce qu'on ne sait pas,

Qu'on s'arr6te pour demander.

Une belle qui s'enduit (d'huile)

Se moque de celle qui est morte.

Une poule de mauvais caractdre,

Pique celui qui n'a pas pa116.

Le fils du chef est un nouveau-n6

ll mord en riant.

N'I Nt6nink6 mukungu nti koyo,

K6r6 mukung0 nti kasend.

Umey6 nsokob6 wakama-kama

Umanyie manumb6 n'6buhemi
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Ee nyabuk6nd,

stnga buminung6 bana-mp6n6

Trad : Je ne peux donner a une vieille qui n'est pas ma mdre,

Ce qu'a mange une vieille ne rapporte rien.

Si tu trouves ta belle-mere ayant beaucoup maigri,

Ne parcours pas les maisons en mendiant.

Toi qui n'est pas g6n6reuse,

Vois comme les chevres dansent.

N'10 Twamuri5 kw6 nyakibuti

Eh bab6 twamuri6 kwa nyakib0ti

Ongo ngw6 kutuninka ee bab6

E bab6 ongo ngw6 kutuninka.

' Trad: Nous la conduisons chez la mdre du fils 66 pere...

Ee pere, nous la conduisons chez la mere du fils, ee pere

Dieu qui nous l'a donn6e 66 pdre...

Ee Dieu pere, c'est toi qui nous l'a donn6e.

N' 11 Emama 6e Emama e6

Emama kab0tandaira nti ngoma

Emama kabutandaira nti ngoma

Emama ee ngoma ya no6 man0mba,

Trad: Emama 66, 6mama 66,

Emama kabutandaira n'est pas un tam - tam

Emama kob0tandaira n'est pas un tam-tam,

Emama c'est un tam-tam qui cosse (rompt) les mariages.

N" 12 Ee reere er6 reere

Reree rende rere r6e

Ee tite no, ongo ubirdrnga,

K6bu16nang6 nti k5her6.
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Sink6ri wamara matuma'

Mbu wat6tek6 muntw6 w6murong6

Na muntw6 wa muronge nti nyama'

Kiruka nya burengi nYama

B0rengi nyama but6siwa

E6 reer6 rende

Mwend6ng6 kati ka muhota

Mwenddngdr makua a s6 nYama

T6sungangimwendangdrkah0nja-hunja...nga6e1616r6re

Nasung6ng6 na sh6-mukushu

N6mutiko nt6rame koYo ee re6r6 166

Mira'ani at5kwe mahinga'

Mu kasambu mw6sia maroko 66 r6er6 ree

Nya-bungo mut6bi kuno

Mbu na dek6 muntw6 wa murong6

Kirukir nYa-burengi mukwa

Buringi mukwa butasiwa.

Nya-barea Bungo
L,
Ee reere rere ree

Reree rende 1616 ree

Mira'ani atakwi nasibd

Mbu drkasambu k6sira nt6bi
L.
Ee reere rere ree

Reree rend6 r6re r6e!

Trad: Toi, mon pdre, toi aussi, sois victorieux,

Ce qui gagne un procds rend un culte'

Ma tante a mang6 des l6gumes matuma'

Ayant refus6 de cuire une t6te d'oiseau ;

Alors qu'une t6te d'oiseau c'est de la viande'

Kiruka, celle d la pAte qui pleure la viande'

La p6te qui pleure la viande n'est pas jamais connue ;

Ee reere ree.

ll y alla une tige de muhota,
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ll y alla les os des b6tes.

Vos, c'est bien ld qu'alla ce qui ne cesse de flairer ;

Ee reere ree

Et j'ai vu I'homme d la serPente

Sije le mentionne, que je sois sauf, ma mdre'

Ee 16616 166

Que mon ami ne souffre pas de trop cultiver'

Dans sa bananeraie, il ne resterait que des bananes maroko

Ee re6re r6e

Nyabungo, une branche ici I

Pour que je cuise une t6te d'oiseau.

Kiruka, celle d la pAte qui pleure le sel

La p6te qui pleure le sel n'est jamais connue

Nyabarea Bungo

Ee r66re r6e

R6r6e rend6 1616 ree

Ee rendr6 1616 ree

Que mon ami ne meut (alors que)je sais

Que sa bananeraie n'avait plus de stipes'

N" 13 Ani w6ben6 ntabingwi na shemarto

Ntabingwi na shemar0o 66 16616 r6e

Ku wdmi kitabi ca mondo

Kwarikdr kwa se6r6 busa

Nkurongo koru - koru ko

Muasha akwir6 mahuha.

Mwend6ng6 kati hunYa

Ngi mwendangdr katikakororo

Mwend6ng6 minYoro Yesa ngoma

Namend6 mbu sinkari ander6

Natina mbu nt' ambike muntw6 wa muronge

Mbu na muntwe wa muronge nti nyama

Ee reere ree

N'6ben6 na'masimba n6 mombo.
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Nti nasimb6 na she-mukushu

Ee re6r6 re6

Mwend6ngdr kati ka birura.

Ee reere 166

Mwend6nga kati ka hakisd.

Ee, rende 1616 6e

Koyo'ani ngi Mwend6nga kati ka h6kisd

Mwenddngdr katikati ha'kisd.

Mwendire kati ka hakisd

Mwendanga kati ka hakisd

Mwend6ngdr kati k6 m6shatd

Mwend6nga kati ka birura.

Trad : Quant a moi, je ne peux jamais 6tre epous6e par I'homme aux grelots.

Je ne peux jamais 6tre 6pous6e par I'homme aux grelots,

Ee reere ree.

Nyabungo refuse les bananeraies ;

Celle qui refuse n'est jamais forc6e

Ee reere ree

Trad : La cour du chef est une branche de l'arbre mondo

Elle est toujours riante pour rien.

L'oiseau calao koru-koru ko !

Quant d l'oiseau muasha a I'asthme

ll y alla une chose reniflante

C'est la qu'alla un objet kurora

ll y a alla des b6tonnets de tambours.

Que j'aille par ce que ma tante m'invite de venir.

J'ai refus6 croyant qu'elle ne me r6servait pas une tQte d'oiseau

Me disant qu'une t6te d'oiseau est de la viande

Ee re6r6 166

ll y alla une chose bouillonnante

ll y alla un objet de jeux

Ee reere re6
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ll alla un objet de la cascade

Ma mdre, c'est ld qu'alla un objet de la cascade.

La ou alla un objet de la cascade

Ld ou alla un objet de jeux

La ou alla un objet de bouillonnant.

N" 14 Nikiangii nikor6nge

Nikianga nikond6nge

Nikianga nihingange

Ntinaruka bataberi

Nikianga nirisange

Ntinashee bataberi

Trad : Lorsque je suis en train de travailler

Quand je coupe les arbres

Quand je coupe l'herbe

Je manque des aides

Quand je mange

Je trouve des aides

N" 15 KwetSngd mukushu

Kwdnye kw6sda itondo

Trad : Ldr ou est pass6e machette,

C'est bien que les fleurs y poussent.

N" 16 Ciya c6b5kire

Ca kumbo na Roba

E kikwa cabakire tu 16ro

Umwa kwire mongo wenda,

Umwa kwire mubi urika.

Mutarumbu turi tw6bunga,

E mutarumbu nti ukw'esinda

Eresinda r6e nti '6 munse,



:

Batembo band she RubSnda.

Barangdr nkamb0 nti yam6bore,

Nti barindi16 ntambo.

E waburi mbu ani camirenge.

Muissa wa'mukoko mo kuu,

Nkumba kw6 mutaremwa

Kw6 mutambo wikere bikoka,

Wakire na ntiti wa mubdte

Wakire na wahong6 burinda.

Mukubi is6a,

Buyangdr wam6shikd.

Kurit[ na kareh6 mpe nti kabika ntori 6 kabfnu

Sh6-mwindi mwabira

Sh6-mwindi murotd

Namushimi nti warekuny6

Mison6 nya- kabunduru

Wanink6ng6 mok6 k6bisi

Na k6hw6 nti wamekum6 ko

Umakwir6 minu umuninka

Kasiki ntukiriri munse

Wendd kwdbo t6sit6ra

Na m5ruh6 nisimbdngd

Nt'angasunga sh'ibanya

Mw6mi war6nink6 mwea

Nti uri mo wa mumrinit

Babikirang6 nya mpunu

Mwisi wa kaira

Ciya c6b6kire

C6 kumbo na Roba

Trad : ll vient, il happe,

Celui de la basse Roba.

Le petit poisson happe de nouveau,

Celui de la basse -Roba.
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Si tu souffres pour une jolie, poi,r" ,ri. le chemin ;

Si tu souffres pour une laide, arr6te-toi.

Jeune homme vigoureux, vagabondons ;

Jeune homme vigoureux n'a pas de tombe,

Sa tombe, c'est le chemin.

Ayant attendu ntambo

Celui qui dira que je chante troP,

Que Mwissa lui enldve une cuisse

Nkuruba, village de Mutarema,

Est d'un chef qui coupe lui m6me les feuilles bikoka

Celui lui qui agit differemment n'est pas des n6tres,

Que celui qui agit diff6remment paie sept (monnaie)

L'orphelinat est du kwashiorkor,

ll tue celui qui a grandi.

Dans notre village,

MOme ce qui est petit ( comme 9a >

Qa met une petite graine ntori en bouche.

Celui- d- la jambe mwabira

Celui- d- la jambe longue

Je serai content de lui quand il aura recourb6 la jambe.

Misona, celle au ventre gonfl6,

Donna a son mari ce qui est cru,

Ayant aval6 ce qui est cuit.

Si tu souffres d cause d'un ami,

Donne-lui.

Souche 6carte-toi de mon chemin,

Celui qui se rend chez lui, ne se heurte jamais.

J'ai tant chant6l

Je n'ai pas encore vu le distributeur (de bien) I

Un chef qui donne d quelqu'un,

ll n'y en a pas une femme.

On appelle celui au sanglier,

Fille de kaira.

ll vient, il happe
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Celui de la basse-Roba.

17 E nya-murobi-'ntwarokir6 mpongo

Mwend6ng6 kati kahunya--- ntwarobi16 mpongo

Kahunya uhhunyanga * ntwarobir6 mpongo

Mwend6ng6 mitima ye s6nyama ---+ ntwarobire mpongo

Mwend6ng6 nsor6 titukare ---+ ntwarobi16 mpongo

Sink6ri wambik6 muntw6 ITIUr?oge-> ntwarobi16 mpongo

Muntw6 wamuronge nti nyama --+ ntwarobire mpongo

Nsuu waritoh6 busa--- ntwarobir6 mpongo

Muntori mumini ne y[mb5---+ ntwarobir6 mpongo

Itew6 witf camirenge---+ ntwarobir6 mpongo

lnsibi wit0 m'a'na m6riba -+ ntwarobir6 mpongo

lnsibi ukw6nange n'iriba ---+ ntwarobire mpongo.

Mwend6ng6 mutima wa nteta ---+ ntwarobir6 mpongo

Trad : Oh toi, celle qui aime trop 6coper -, Nous avons 6cop6 des silures

lly alla une chose reflante---- Nous avons 6cope des silures

Ce qui renifle, renifle--- Nous avons ecop6 des silures

ll y alla les cours d'animaux --- Nous avons 6cop6 des silures

ll y alla le passereau nous nsor6, le bavard --- Nous avons 6cop6 des

Silures

Ma tante paternelle m'a invit6, j'ai refus6 --- Nous avons ecop6

des Silures

Alors qu'elle m'avait r6serv6 une t6te d'oiseau -' Nous avons

6cop6 des Silures

Une t6te d'oiseau est de la viande-, Nous avons 6cope des

Silures

L'6lephant est lourd en vain ---+ Nous avons ecop6 des silures

La bergeronnette est un danseur qui vagabonde --- Nous

avons 6cop6 des silures

Deudrohy rax des n6tres, d la voix criarde avons---+ 6cop6 des

Silures

Loutre des notres, enfant des eaux profondes--- Nous avons
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ecop6 des silures

Loutre se bat avec les eaux profondes --- Nous avons 6cop6 des

Silures

Ou alla le ceur de Duiker--- Nous avons 6cop6 des silures.

N" 18 Twakii tw6 maserana

BAte nti twashirira !

Twakii tw6 maserana

BAte nti twashirira !

Trad : Quand nous nous ignorerons

Nous serons extermin6s

Quand nous nous ignorerons

Nous serons extermin6s

N" 19 Emuburu --- kwansi x2

Bana- nkima -, kwansi x2

bakaongi--- kwansi x2

Momitiri --, kwansi x2

Ya muri Bwihi--- kwansi x2

Trad : le troupeau des singes mburu ---+ par terre

Les singes--+ par terre

R6colent ___+ par terre

Dans le littoral --) par terre

De la bwihi ___+ par terre

N'20 Twabutir6 mwdnge

E mwdnge ushish6ngd

Trad : Nous avons engend16 un intelligent,

L'intelligent demande (pour connaitre)

N'21 Kinseny6 kitara banunk6
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Kimpungumpungu ny6m6susi

Trad : La chenille kins6ny5

Les enfants n'en mangent pas

La larve kimpungumpungu

La plus grasse !

N" 22 Nt[we, ntuwe,nt0we

Ntuwe katerere k6ni kongo nenda.

Trad : Paie-moi, paie-moi, paie-moi,

Paie-moi mon sac de farine que je parte.

CONCLUSION PARTIELLE

Comme nous l'avons signal6 dans l'introduction de ce premier chapitre, c'est

grdce d cet outil (corpus) que nous avons r6ussi d atteindre notre objectif qui est

celui de d6gager et ressortir les traces de l'6nonciation d travers les chansons

d'initiation des Banyanga.
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CHAPITRE II CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

II. O. INTRODUCTION
Dans cette section, nous voulons clarifier les concepts cl6s qui apparaissent

dans notre sujet d'6tude. En principe, dans les travaux d'ordre scientifique, cette

d6marche semble toujours indispensable. Pour rappel, notre sujet d'6tude porte sur

les traces de l'6nonciation dans les chansons traditionnelles des Banyanga, cas des

chansons d'initiation.

Par cons6quent, avant de soumettre le corpus de cette 6tude a une

perspicacit6 linguistique, il convient d'abord de d6finir les concepts suivants :

L'Enonciatif, L'Enonce, l'Enonciation, la chanson, le chant, la musique, la tradition,

l'initiation 6metteur, r6cepteur, message, r6f6rent, les circonstants, les actants

canaux, la pragmatique, les d6ictiques, I'augmentation,les modalisateurs, les

evaluatifs, les fonctions du langage, de parler aussi de la place des chansons

nyanga dans la communication et jeter un coup d'oeil sur le peuple Banyanga.

11.1. APPROCHE CONCEPTUELLE ET DEFINITIONNELLE

I1.1.1. LE MODE D'ORGANISATION ( ENONCIATIFS D

1. D6finition et Fonction de l'Enonciatif

1 Rappels . Au regard au livre de Charaudeau P. < Grammaire du sens et de

I'expression ), on ne confondra pas le mode d'organisation < Enonciatif > avec la

situation de communication. Dans celle-ci se trouvent les partenaires de l'acte de

langage, 6tre sociaux, externes au langage (voir 642). Dans < l'Enonciatif >, on a

affaire d des protagonistes,6tres de parole, internes au langage (voir 642b).

On ne confondra pas non plus ce mode d'organisation avec la < modalisation >. La

modalisation est une cat6gorie de langue qui regroupe l'ensemble des proc6d6s

strictement linguistiques, lesquels permettent d'exprimer explicitement le point de vue

locutif du locuteur (voir 585). L'Enonciatif est une cat6gorie de discours qui t6moigne

de la fagon dont le sujet parlant agit sur la mise en scdne de l'acte de

communication. Evidemment, la < modalisation > et l'6nonciatif sont intimement lies

comme pour l'action et le narratif d'une part, la < qualification > et le descriptif d'autre

part, les cat6gories des discours trouvent leur contrepartie dans des cat6gories de

langue.
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2. Qu'est ce que : 6noncer

Disons toujours avec Charaudeau, P. (voir 647) que le verbe < 6noncer ) renferme

quelque ambigurte. Dans le sens large, il se refere a la totalit6 d'un acte de

langage : ( enoncer des v6rit6s >, tinoncer des propos d6sobligeants, 6noncer des

propositions int6ressantes et aura pour synonymes : exposer, formuler, exprimer.

Dans le sens plus restreint, il demeure ambigu car il peut correspondre au propos

referentiel de l'acte de langage (parfois appele 6nonc6) ou d I'acte d'6nonciation qui

est distinct du propos et en m6me temps l'englobe.

En fait, tout acte de langage se compose d'un propos r6f6rentiel qui est

ench6ss6 dans un point de vue 6nonciatif du sujet parlant, le tout s'integrant dans

une situation de communication soit (situation communication (point de vue

6nonciatif, propos).

lci, le verbe 6noncer se r6f6rera au ph6nomene qui consiste a organiser les

cat6gories de la langue en les ordonnant de telle sorte qu'elles rendent compte de la

position qu'occupe le sujet parlant par rapport dr l'interlocuteur, d ce qu'il dit, et d ce

que dit l'autre. Cela permet de distinguer les trois fonctions du < mode 6nonciatif >.

- Etablir un rapport d'influence entre locuteur et interlocuteur ;

- Reveler le point de vue du locuteur.

- T6moigner de la parole de l'autre tiers.

11.1.2 LES COMPOSANTES DE LA CONSTRUCTION ENONCIATIVE

1. La relation du locuteur i l'interlocuteur.

-Le sujet parlant 6nonce sa position par rapport d l'interlocuteur dans le m6me instant

qu'il implique celui-ci et lui assigne un comportement d tenir. Le locuteur agit sur

I'interlocuteur (point de vue actionnel). Quelle que soit l'identit6 psycho sociale de

l'interlocuteur, et quel que soit son compoftement effectif, celui-ci est appel6, par

l'acte de langage du locuteur, d avoir une r6action d6termin6e : r6pondre et /ou

reag ir (rapport d' influence).

De plus,le sujet parlant, dans l'instance m6me de son 6nonciation, s'attribue et

attribue d I'interlocuteur, des < role langagiers > ceux-ci sont des ordres.

- Le sujet parlant s'6nonce en position de sup6riorite par rapport d l'interlocuteur et

s'attribue des role qui imposent d l'interlocuteur s'executer (< faire faire >lfaie dire >).

ll se produit une main mise du locuteur sur l'interlocuteur, laquelle etablit entre les

deux un rapport de force. C'est le cas de < modalit6 ), d'injonction et interpellation.
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- Le sujet parlant s'6nonce en position d'inf6riorit6 par rapport d I'interlocuteur et

s'attribue des roles qui montrent qu'il a besoin du < savoir > et du < pouvoir faire > de

celui-ci. ll se produit une < sollicitation de la part du locuteur vis-dr-vis de

l,interlocuteur, ce qui etablit entre les deux un rapport de demande c'est le cas de

modalit6s d'interrogation et de requ6te > (voir 598' 599)'

2.La < relation du locuteur au dit >

Le sujet parlant 6nonce sa position par rapport d ce qu'il dit sur le monde (propos

r6ferentiel), sans que l'interlocuteur soit impliqu6 par cette prise de position.

ll en r6sulte une 6nonciation qui a pour effet de modaliser (voir 684) subjectivement

la v6rit6 du propos 6nonc6, tout en r6v6lant le point de vue interne du sujet parlant

Le propos r6f6rentiel se trouve ainsi situ6 dans l'univers de discours du sujet parlant

(point de vue situationnel).

Ce point de vue peut 6tre specifi6 en :

- point de vue du mode de savoir, qu precise de quelle fagon le locuteur a

connaissance d'un Propos.

- point de vue d'6volution, qui pr6cise de quelle fagon le sujet juge le propos

6nonc6.

- point de vue de motivation, qui pr6cise la raison pour la quelle il est amen6

d r6aliser le contenu du propos r6f6rentiel'

- point de vue d'engagement, qui precise son degr6 d'adh6sion au propos.

- point de vue de decision, qui pr6cise d la fois le statut du locuteur et le type

de decision que r6alise l'acte d'6nonciation'

3. La < relation du locuteur a l'autre tiers >

Le sujet parlant s'efface de son acte d'6nonciation, et n'implique pas l'interlocuteur. ll

t6moigne de la fagon dont les discours du monde (le tiers) s'imposent d lui. ll en

r6sulte une 6nonciation apparemment objective (au sens de < deliee de la

subjectivit6 du locuteur) qui laisse apparaitre sur la scdne de l'acte de

communication des propos et des textes qui n'appartiennent pas sujet parlant (point

de vue externe).

Dds lors, deux cas peuvent se pr6senter :
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- Le Propos s'impose de lui-m6me. Le locuteur dit < comment existe le monde >

quant d son mode et degr6 d'assertion (voir 614). C'est le cas de modalit6s

d' < Evidence ), de < Probabilit6 >

- Le Propos est un Texte dejd produit par un autre locuteur, et le sujet parlant n'aurait

donc d jouer qu'un role de rapporteur (dont on sait qu'en realite peut 6tre plus ou

moins objectif (voir 616).

ll rapporte : ( ce que dit I'autre et comment il le dit >.

C'est le cas des <diff6rentes formes de < Discours rapport6 >.

C'est ainsi que I'on remarque que cet acte d'6nonciation qui decrit < La relation d

l'autre tiers > est en fait un peu particulier. On sait que tout acte de langage d6pend

d'une fagon ou d'une autre du sujet parlant et de ses diff6rents points de vue. ll s'agit

donc ici d'un << je> que joue le sujet parlant, comme s'il lui 6tait possible de ne pas

avoir de point de vue, de disparaitre compldtement de l'acte d'6nonciation, et de

laisser parler le discours par lui-m6me.

II.1.3 LES PROCEDES DE LA CONSTRUGTION "ENONCIATIVE''
lls sont de deux ordres :

D'ordre linguistique, il s'agit des proc6des qui explicitant les diff6rents types de

relations de l'acte enonciatif, a travers les processus de modalisation de l'6nonc6

(voir 584)

D'ordre discursif, il s'agit des proc6d6s qui contribuent d mettre en scdne les autres

modes d'organisations du discours (descriptif voir 685, narratif voir 729, argumentatif

voir 791).

1. Les Proc6d6s !inguistiques

Outre les cat6gories de langue qui dependent de la position du sujet parlant dans

I'acte d'6nonciation (Personne, l'actualisation, la dependance, la d6signation, la

situation dans le temps etc.) ; la cat6gorie de la modalisation explicite les differents

types de relation de l'6nonciatif, comme on le verra dans le tableau ci-dessus.

2. Les Proc6d6s discursifs

On les trouve decrits dans les different modes d'organisations du discours : - dans la

< mise en description >, on les trouve dans differents effets de savoir, de realite/

fiction, de confidence et de genre (voir 685).

- dans la < mise en narration ) on les trouve dans les fagons d'impliquer
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le destinataire- lecteur (voir 732),les modes d'intervention du narrateur (voir 743), les

statuts (voir 739) et les points de vue (voir 743) de celui-ci.

- dans la < mise en argumentation )), on les trouve dans les types de

valeurs des arguments (voir 805).

Tableau

Cat6gories de langueSp6cifications

Enonciatives

Relations Enonciatives

lnterpellation lnjonction

Autorisation Avertissement

Jugement Suggestion

Proposition

Rapport de force

(Loc/ lnterlocuteur)

( +) (-)

La Relation a

l'interlocuteur

(Rapporl d'influence)

lnterrogation

Requ€te

Rapport de demande

(Loc/ lnterlocuteur)

( +) (-)

Constat

Savoir/ lgnorance

Mode de savoir

La Relation AU DIT

(Point de vue situationnel)

Opinion

App16ciation

Obligation

Possibilite

Vouloir

Promesse

Acceptatio n/ d6saccord

D6claration

La relation d L'Autre- Tiers

(Temoignage sur le

Monde)

Comment s'impose le

monde

Comment parle I'autre

' Patrick CH, Grarnmaire du sens et de l'expression, P.65 I
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il.1.4. L',ENONCE
L'6nonc6 est la suite des phrases 6mises entre deux blancs s6mantiques ou deux

arr6ts, silence du depart et silence de la fin.

ll d6signe < toute suite finie des mots d'une langue 6mise par un ou plusieurs

locuteur > (ean Dubois et al. Dictionnaire de linguistique, Paris, la rousse, 1973.

P.'191, cit6 par Mushunganya, 5.J, 2010, P.32).

Un 6nonce quelle que soit sa forme, s'envisage selon trois paramdtres : Un

temps, un lieu et un sujet. Son sens ne peut etre d6termin6 qu'en fonction d'un cadre

6nonciatif et d'une fonction communicative (C.T Butoa Baligene, 2009, P '20)'

Selon le Robert pour tous, l'6nonc6 est l'ensemble de formules exprimant

quelque chose pr6cise, il est le r6sultat de l'6nonciation.

En d'autre terme, l'6nonc6 signifie un discours, une parole, un texte. (Le Robert pour

tous, p3g1, 1g95). S'agissant de differents types d'6nonc6s, au d6part le philosophe

anglais J.L. Austin, distingue deux types d'6nonces affirmatifs :

- Les constatifs qui decrivent le monde, et peuvent, par cons6quent, recevoir

la sanction vraie ou fausse.

- Les performatifs, qui ne d6crivent rien (et ne peuvent donc pas recevoir

une valeur de v6rit6), mais accomplissement une action.

II.1.5. L'ENONCIATION
En termes simples, l'6nonciation quant d elle, elle est la manidre d't-5noncer,

C'est I'instance qui produit un 6nonc6.

L'acte communicationnel ou l'6change qui peut avoir lieu entre x et y, soit entre Dlet

D2, d6finit bien l'6nonciation, ce qu'indique le mode (indicatif), le temps (passe) et

l'aspect (lieu, espace).

L'6nonciation est l'acte de produit linguistique. C'est la mise en fonction,

l'actualisation des phrases dans un contexte pr6cis. Avec Mushunganya S.J, dlsons

que l'6nonciation est donc l'acte individuel d'utilisation de la langue alors que

l'6nonc6 est le r6sultat de cet acte.

D'un cot6, on aurait ce qui est dit (le r6sultat) et de l'autre, la maniere de le dire (le

processus). Mushunganya, 5,5 ,2010, P. 32)
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II.1.6 LA CHANSON
chanson du latin cantio, cantionem, de cantus < chant >' La chanson est une

piece de vers de ton populaire, gen6ralement divis6e en couplets et refrain et qui se

chante sur un air. (ROBERT P, 2003)'

La chanson repr6sente l'alliage parfait des mots et de la musique' Elle

emprunte des genres divers. Elle est epique, r6aliste, sentimentale, satirique

passant du comique au tragique sans jamais cesser de satisfaire le vaste public

auquel elle est destin6e qui peut 6tre aussi bien intellectuel que populaire' Elle revet

aussi des formes diff6rentes dont les dominations peuvent changer au cours des

sidcles, tandis que le fond reste le m6me'

Dds l' Ancien Empire Egyptien tout comme chez le Munyanga primitif' nous

parviennent des textes de chanson : chant de travail, chansons bachiques, chansons

amoureuses (Encyclop6die, P' 2569)'

I!.1.7. LE CHANT
Le chant (du latin cantus) selon ROBERT, se d6finit comme une 6mission de sons

musicaux par la voix humaine ; c'est un art et une technique de la musique vocale

(ROBERT, P. ,2003).

Le chant est un ph6nomdne qui permet ir la voix de transcender les limites de

la parole jusqu'd devenir musique. Les peuples primitifs pratiqudrent le chant sans

moyens technlques, SouS forme d'imprivation associee ou non d des paroles' en lui

donnant un caractdre d la fois magique et fonctionnel (chant pour chasser les

mauvais esprits pou implorer les divinit6s etc.). ll en fut de m€me dans l'Antiquite et

le Moyen-Age jusqu'aux troubadours, trouvdres etc'

Le chant prit des lors de divers caracteres qu'il devait conserver'

Dds sa naissance, tout enfant module des sons balbutiements inform6s,

g6missements, cris par lesquels il exprime ses besoins, son impatience' sa

souffrance ou sa joie (Encyclopedie P' 2588)

Desloisphysiquesinterviennentcependanttrdst6t,quifontqu,dl,6geadulte

peu d'individus peuvent chanter avec l'art. ll est en effet, n6cessaire pour cultiver le

chant, de poss6der non seulement une solide culture musicale, mais aussi et avant

tout des dons vocaux, tributaires de la physiologie'
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C'est-d-dire des organes de la phonation (timbre, 6tendue) du systdme respiratoire

(homogeneite et puissance du souffle) et du systeme nerveux (equilibre physique et

moral (Encyclop6die, la rousse, P. 2589).

II.1.8. LA MUSIQUE
Le mot musique vient du latin musica, du grec MOUSIK6, elle se definit

comme l'art de combiner les sons d'aprds des rdgles (variables selon les lieux et les

epoques) d'organiser une dur6e avec des 6l6ments sonores : production de cet art

(sons ou euvres).

D'aprds Hugo < la musique, c'est du bruit qui pense > R. Roland quant d lui,

< la musique [ .] est la parole la plus profonde de l'6me, c'est le cri harmonieux de

sa joie et de sa douleur >.

Selon Apollinaire < la musique est la litt6rature pure > (Encyclopedie p.1317).

II .1.9. LA TRADITION
La tradition, du mot latin tradition < transmission>, de trans et dare < donner >

se conqoit comme une doctrine, une pratique transmise de sidcle en stdcle,

originellement par la parole ou l'exemple. ll s'agit d'un ensemble de notions relatives

au pass6 transmises de gen6ration en g6n6ration. C'est ce que les Americains

appellent Folklore qui inclut les l6gendes, les mythes d'ou la tradition orale.

La tradition c'est la manidre de penser, de faire ou d'agir, qui est un h6ritage du

pass6, elle a comme 6quivalents la coutume, l'habitude, par exemple I'on peut dire :

il reste attache aux traditions de sa famille (ROBERT, Ed.1995, p. 1125).

Nous dans le pr6sent travail, nous ne volons pas chercher ou indiquer les

traces d'6nonciation dans n'importe quelle chanson mais et surtout dans celle

qualifiee de traditionnelle et d'initiation, c'est d dire qu'elle s'inspirera de la manidre

d'agir, de penser, de faire pour le Munyanga d travers la chanson et cela dans le

temps et selon sa coutume.

il.1 .10. L',lNlflATloN
lnitiation vient du latin initier, action d'initier, rites d'initiation (dans les soci6t6s

traditionnelles) permettant aux jeunes d'acc6der au statut d'adulte. Action de donner

ou de recevoir les premiers 6lements (d'un art, d'une technique).

Par ailleurs, I'lnitiation se definit comme 6tant < l'action de donner d quelqu'un

la connaissance de certain choses qu'il ignorait (KANDRO SH, 2009 . 162).
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L'lnitiation (des adolescents par exemple) comporte de l'instruction, des pratiques ou

coutumes traditionnelles permettant aux adolescents de passer d la vie adulte.

L'initiation est donc une pr6paration d la vie. Au tour de cette pr6paration, on trouve

des c6r6monies rituelles constitu6es des actes magiques pouvant orienter des forces

occultes vers toutes bonnes actions a donner aux concern6s pour leur

6panouissement.

Ajoutons avec KANDRO que le passage de la vie d'adolescent d la vie adulte

se fait de l'union ou de l'autre manidre dans chaque tribu de la soci6t6 africaine en

particulidre, et partout au monde en g6neral.

ll est orchestr6 et accompagn6 de grandes c6r6monies chez certaines tribus ( par

exemple : la circoncision des adolescents chez les tribus bantu) , seulement quand le

jeune homme atteint la fin de l'6ge d'adolescence . Mais toujours est il que I'initiation

se fait progressivement, c'est-d-dire d'une periode d'age dr une autre. Et c'est dr la fin

de chaque 6tape d'initiation donn6e qu'il y a des rites ceremonieux.

Les pr6parations comprennent differentes 6tapes d'initiations, a savoir l'initiation d

l'agriculture, a l'6levage, a la p6che, d la chasse, la danse, au mariage etc.

L'lnitiation chez le peuple Nyanga ne s'6loignera jamais de cet ensemble

africain. Elle est liee aux diff6rentes 6tapes et activit6s de la vie villageoise.

Principalement ces activit6s sont la chasse, la circoncision, le mariage, les travaux

champdtres, la pdche.

II.1.11. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE ENONCIATION
---+ Pour communiquer, selon le C.T BUTOA, 8., 2008, P.20,21 ', On recourt d

plusieurs 6l6ments qui forment un tout. Ces 6l6ments sont unis les uns les autres.

Ces el6ments sont :

a) Le destinateur, 6metteur, locuteur ou 6nonciateur : c'est la source de

l'information, ce ou celui qui envoie le message. Ce peut 6tre un humain un

animal ou une machine.

Le destinataire, lnterlocuteur ou 6nonciateur: c'est celui ou ce qui regoit le

message (r6ception) celui d qui le destinateur s'adresse.

Le Message : Ce qu'on communique ou ce qu'on dit.

Le R6f6rent (contexte) c'est dont on dit quelque chose ; ce dont on parle ;

C'est l'objet du message. C'est une r6alisation ou une chose bien connu par

l' 6nonciateur (destinateur) et par l'6nonciataire (destinataire) autour du quel

b)

c)

d)
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tourne le message. C'est un 6l6ment du monde r6el ou imaginaire auquel

renvoit un signe linguistique ou non.

e) Les circonstants : qui sont parfois locatifs, temporels etc.

-- Le circonstant locatif, c'est la situation spatiale de I'action ; reperes sp6ciaux

de l'action.

-, Le circonstant temporel . d6signe les repdres temporels de l'action ou moment

dans lequel s'inscrit I'action. C'est la situation temporelle de l'action.

f) Les actants canaux : que nous rappelons ici tous les 6l6ments qui

concernent le medium. ll s'agit du Code et du canal.

--- Le code d6signe un ensemble de conventions donnant d chacun le moyen de

traduire sa pens6e pour communiquer avec ses semblables. Le code repr6sente

toute astuce maitris6e par le locuteur en vue de lui faciliter le faire faire et le faire

6tre.

Pour que processus communicationnel r6unisse, le code du destinateur ( d travers

I'encodage) et celui du destinataire (d travers le decodage) doivent avoir une

interjection, doivent se rencontrer.

--' Le canal : c'est le moyen (d'une certaine nature) par lequel une information est

envoy6e ou regue. C'est grAce d lui que le destinateur atteigne le destinataire.

ll est le support de transmission du message. C'est l'ensemble de moyens

techniques mis en oeuvre pour communiquer, pour faciliter le contact physique ou

lntellectuel entre le destinateur et le destinataire ex : la radio, la voix, la photo, le

dessin. Le canal est encore appele m6dium (signifie) media (pluriel).

Dans la chanson traditionnelle nyanga, pour communiquer, on recourt d ces

6l6ments communicationnels pr6cit6s mais d la diff6rence que celle-ci s'adresse a un

public (destinataire) et que la voix humaine est surtout le moyen (support) le plus

consid6r6 pour la transmission du message.

II.1 .12. LA PRAGMATIQUE
La pragmatique est la doctrine qui traite de la realite traduite par la langue. Elle se

caract6rise par la motivation psychologique du locuteur, de comportement de

l'interlocuteur mais aussi par le discours parfois politique, pacifique, moral,

incendiaire (provooateur, m6prisant) et de l'objet du discours.
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II.1.13. LES DEICTIQUES
--+ Les d6ictiques ou embrayeurs sont des mots d'un 6nonc6 dont la compr6hension

n6cessite un recours d la situation.

il.l.14 L'ARGUMENTATION
--- L'argumentation est l'6nonc6 d'un raisonnement que I'on peut tirer des faits,

I'expos6 de leurs cons6quences logiques, des hypotheses vraisemblables.

peut exprimer un soutien gradu6

adverbes, des p6riPhrases, du

II.1.15. LES MODALISATEURS
--- On parle de modalisateur lorsque l'6nonciateur

de son 6nonc6 par des verbes d'opinion, des

conditionnel et des questions rh6toriques.

II.1.16. LES EVALUATIFS
--- Quant aux 6valuatifs, disons avec le C.T BUTOA, B que l'6nonciateur peut faire

part de ses jugements sur un 6nonc6 qu'il 6value : les noms ou adjectifs m6lioratifs

ou pejoratifs ; les connotations, les antiphrases etc.

II.1.17 LES FONCTIONS DU LANGAGE
-- Les fonctions du langage sont les facteurs constitutifs de tout procds linguistique.

Ces facteurs peuvent 6tre les el6ments de la communication dont a chacun

correspond une fonction.

1/,.2. PLACE DES CHANSONS NYANGA DANS LA COMMUNICATION
Tout comme sous les autres cieux, la chanson traditionnelle nyanga transmet

ou v6hicule un message d son public auquel elle est destin6e. Cette chanson existe

depuis les d6buts de l'humanit6 et elle est transmise de g6n6ration en g6n6ration

dont le contenu peut apporter un message de paix, d'amour, de travail, de joie, etc'

Vu l'importance li6e aux chansons dans les soci6t6s africaines, leur place

dans la communication est de prime abord : 6duquer, instruire et divertir. La chanson

n'est, dit on, compr6hensible que si on a conscience de vivre r6ellement dans une

soci6t6 semblable d celle des chansons. Cependant la societ6 des chansons d son

tour est rendue compr6hensible par I'exp6rience de la vie'

Lorsque nous faisons notre le propos de GOLBERRY, il y a lieu d'affirmer que

la place du chant ou de la chanson dans la litt6rature traditionnelle et dans la

communication des Banyanga se justifie par l'importance que les Nyanga leur

reconnaissent.
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C'est, en effet, le genre avec lequel, toute sa vie, le Nyanga est en grande familiarit6

lors des c6r6monies traditionnelles.

Outre la parole d prononcer lors de telle ou telle initiation < il arrive que celui

qui s'exprime veuille aur6oler son message d'une brillance sp6cial, soit pour une

raison d'efficacit6 soit par respect du genre qu'il emprunte, il fait appel d l'6l6ment

( son > auquel il affecte un degr6 d'importance plus fort que de coutume et qui, de

ce fait, imprime au mot, au r6cit d6clam6, d p6n6trer davantage, a se faire mieux

sentir et appr6cier. Cette sensibilit6 sonore s'adresse d la sensibilite du destinataire

et rend ce dernier plus disponible dr accepter, comme par enchantement, l'apport

logique du message, du mot o du r6cit et m6me d l'adopter > ( UGUMU,P, in Revue

litt6rature Camerounaise 1 989 :59)

Disons donc avec NGULU BALUME que les chansons traditionnelles sont

avant tout au service de l'homme qui est soumis d I'initiation, elles assurent leur

survie. Ces chansons d'initiation sont un genre litt6raire auquel toute leur vie les

Banyanga entrent en familiarit6 lors de divers types d'initiation. (NGULU BALUME, B.

2009 :09).

11.2.1 COUP D'CEIL SUR LE PEUPLE NYANGA

11.2.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les Banyanga vivent principalement dans le territoire de Walikale (karekare)

en province du Nord kivu.

Le secteur de Wanyanga est limite comme suit :

- A L'EST, par les territoires de Masisi et Rutshuru

- Au Nord, par les territoires de Lubero et de Bafwasende.

- A L'Ouest, par le territoire de Lubutu.

- Au Sud, par le territoire de Kalehe ainsi que par le secteur des Bakano,

toujours du territoire Walikale.

u.2.1.2 APERQU HISTORTQUE

ll se raconte que c'est suite aux multiples guerres que les Banyanga ont du

abandonner la R6publique de l'Ouganda d Toro ( Bunyoro ). En quittant Toro,

ils sont pass6s par la riviere semuliki d Lubero. Dans cette immigration, ils etaient

accompagn6s d'autres tribus telles que les Bahunde, les Bhavu, les Bayira, les

Fuluru etc.
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Au XVlle siecle, les Banyanga ne savaient pas encore 6crire. Apres avoir

quitte Toro, ils s'installdrent au bord du lac Edouard pr6cis6ment d Kamuli dans le

territoire de Lubero ou ils n'ont pas train6 de descendre d Bwito dans le territoire de

Rutshuru. Ld, ils ont v6cu pendant un long moment avant de se diriger vers la foret

du territoire de Walikale ( karekare) Mushunganya S.,2008 :26)

A Bwito, le mouvement d'immigration s'est soulev6 et s'est partag6 en deux groupes

dont le premier passant au sud- Ouest et s'installe d Rangira/ Mutongo etant

chapeaut6 par le leader KATUKA MUMPOKO eu passant par kishali (Masisi)en

traversant par un pont de corde appele ( MUREAREA) sur la grande riviere Osso

pour atteindre lhana (Bwanga .M.M TFC 2009'.7)

Apres, il y a eu naissance des actuels groupements tels que : Luberike

(Rubirike) et Walowa (Baroba).

Les autres se sont diriges vers l'Ouest jusqu'd s'installer dans les groupements

IKOBO et KISIMBA (Mushunganya 5 .,2007 :26). Certaines sources affirment que le

groupement WASSA s'est integr6 dans le secteur des Wanianga pour raison

d'agglomeration otJ regroupement des populations d l'arriv6e de l'homme blanc. En

1952, avant l'ind6pendance, il y eut insertion de deux regroupements qui sont le

Bakusu et le Bafuna (Masisi) dans le Bunyanga.

Le Village est un domaine de tous les membres d'un Rushu. Ce dernier est un

segment r6sidentiel compos6 de patrilignages BISASA d origines h6terogenes. Ce

groupe est repr6sent6 par un ain6 MUTAMBO propri6taire de portions des terres

(Butaka)

Un Village peut contenir une dizaine ou centaine des maisons plusieurs villages

(Mbungu) constituent ce que les Banyanga d6signent par le terme chuo, aujourd'hui

localite. Celle entit6 a un Mwami ou Mubake (Roi) a sa t6te (ELASI K 1990 :12)

Plusieurs localites (Byuo) forment un groupement dirige par un Mwami

suprdme qui, coutumierement intronise, appartient d la branche ainee de l'arbre

genealogique des Bami. Bien que ce chef soit sacr6 et d'une famille dynastique, il

doit n6cessairement provenir d'une ( MUMBO > ou 6pouse rituelle du MUBAKE.

Dans sa cour, le Mwami est entou16 d'une 6quipe gouvernementale ou dirigeant.

Cette classe noble comprend des conseillers et des personnes sp6cialistes en

matieres rituelles qui sont les gardiens de coutume.

C'est une cat6gorie des gens privilegies et issus de certains clans consacr6s d

jouer des roles specifiques dans la cour du roi. Parmi eux, citons les conseillers du
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roi ( Bakungu) l'6pouse rituelle du roi ( la Mumbo) , les Princes (Barusi) et d'autres

agents entourent la cour royale pour ex6cuter des tdches sp6cifiques du roi.

ll s'agit de :

- Mushumbia : c'est le tambourineur.

- Musao : c'est le gardien des m6dailles, des insignes et tous les

secrets rituels de la royaut6 < Bwami >

- Muheri : c'est bien lui le pr6tre sacrificateur, manipulateur sacre,

- Muomb6 : c'est un travailleur du roi.

- Mufuku . c'est l'officier d'ordonnance du Mubdke.

- Shemumbo : c'est le pdre de la mumbo et oncle mat6riel du Mwdmi.

La masse ne faisant pas partie de cat6gories ci haut cit6es, constitue la basse et

subalterne classe que l'on appelle ( TUMPUKU ).

Un homme sous inform6, est un 6l6ment suspect dans la soci6t6. Pour ce

faire, nous voulons avertir notre secteur que c'est depuis'1906 que le territoire de

Walikale et celui de Masisi formaient une m6me entite administrative qu'on appelait

< le territoire KATOPHU ) ce n'est qu'en 1954 que celui- ci sera scind6 en deux

entites administratives : le territoire de walikale et celui de Masisi.

Aprds la scission de la tutelle Masisi, le territoire de Walikale verra naitre les

postes de Biruwe, d'ltebero, de Musenge, de Pinga (MPINGA) et de Mpofi

(Usumbura) ( Mushunganya S, 2007 : 28).

11.2.1.3 ASPECT SOCIO.ECONOMIQU E

En tant qu'un peule qui vit dans la solitude suite d l'abondance de la fdret, les

Banyanga considdrent cette derniere comme un endroit par excellence ou l'individu

peut se liberer des restrictions. C'est le lieu ou I'on peut pendre refuge (Kansari,

Kitandd, ltongo)

Pour les Banyanga, les besoins alimentaires 6taient n6cessairement

satisfactions par l'agriculture vivridre, la classe, la cueillette sans oublier le

ramassage des insectes et chenilles (myungu, minkura, byusu) et aussi des

champignons (mpumba, nkukd, bushwd...), d'autres champignons poussant sur le

tronc d'arbre, comme le bukoko, le butinda, le bukunvekurwe...).

A propos de la cueillette, il y a divers fruits et tubercules qu'on peut manger

dont le minteru, le byamba etc.
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bananes, leur aliment appr6ci6, on dirait

Donc chez les Banyanga toute activite agricole 6tait entr6e autour des bananiers

(Bisambu) ayant une longue vie sur la terre fertile de leur for6t. Ce peuple cultive

aussi les haricots, les arachides, les riz ...

Depuis un certain temps, les Banyanga se sont investis dans la culture des

maniocs qu'ils plantaient ir des endroits qui paraissaient comme de Jachdre (non

fecond). Des palmiers d huile, des ananas, des cannes d sucre sont 6galement

cultiv6s dans les r6gions d temp6rature 6lev6e. A part ces cultures consid6r6es

comme traditionnelles, l'agriculture vivridre des Banyanga comprend les carottes, les

choux et autres comme les oignons etc.

S'agissant de l'6levage, les Banyanga se donnaient qu'd l'6levage de petits

betails lesquels se sont r6pandus a I'Et du territoire vers les ann6es 1980 et la

pisciculture dds lors, prennent un ascenseur dans la contr6e.

Nous n'allons pas tourner la page sans que nous ne signalions chez les

Banyaga, la chasse qui occupe une place non negligeable car elle fournisse de gros

et de petit gibier n6cessaire d la vie domestique de la communaut6. Par ailleurs, il est

d signaler que pour attraper le plus possible les animaux, les oiseaux, les poissons et

autres, les Banyanga pratiquent avec expertise vari6e, de piege de toute sorte tel

que : musiru, choo, kakunda, kariba, buera etc.

11.2.1.4. ASPECT CULTUREL
1. L'ART

L'art des Banyanga est riche. C'est du sol, du sous-sol et de la for6t qu'il tire

sa matiere premidre. De produits de la for6t, ils fabriquaient non seulement les

bagues avec I'lvoire de l'6l6phant mais aussi les boucliers (nguba) et les assiettes

(bibo) d l'aide des cordes de raphia (mpurwa et nsio).

ll est d signaler ici que le manque d'industrie fait que ce domaine si riche

apporte moins de capitaux au territoire.

Les Banyanga estiment, aiment la danse surtout traditionnelle car elle

constitue meme la source de leur litterature orale et la linguistique d partir des

chansons d paroles rythm6es et nuanc6es qui la composent'

La danse traditionnelle chez les Banyanga se fait soit pendant la journ6e soit

pendant la nuit au clair de la lune sous le likimbe (kansambi) et les tambours.

les
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De ces danses traditionnelles Nyangr, 
-p"rt 

on citer quelques unes :

- Le mukumo (kimbirikiti, kabiri) : pour la circoncision'

- Le kioa : danse pleine d'lnvocation'

- Le Bukondo : pour l'intronisation du chef (Mwami)

- Le Mbusu : lnitiation d la philosophie et dr la connaissance de la langue, le

kinyanga.

Les acteurs les plus connus qui interviennent le plus souvent dans un ballet sont :

Les Bdmini (danseurs), le Mutondoni (entonneur), le Mombiangoma (batteur)'

2. LA CROYANCE

Traditionnellement, les Banyanga pratiquent les cultes aux ancetres qu'il appelaient

les " Tuhombo"

De ces cultes les princiPaux :

1. Aux manes des grands chefs,

2. Aux ancetres individuels et lin6aires,

3. Aux jumeaux et aux personnes n6es anormalement,

4. Aux grands esprits du feu, celui-ci conduit par le dieu du feu

(Nyamurairi) qui chapeaute tous les autres dieux. A cot6 de ces cultes, les

Banyanga croyaient aux esprits protecteurs parmi les quels nous pouvons

citer:

- Buingo : il est le dieu cr6ateur des hommes

- Muhima : le gardien des bebes.

- Ruendo . elle est la d6esse protectrice des malades et des voyageurs,

- Kahombo : elle est la d6esse de la fecondite.

- Mukiti : il est le dieu des eaux

- Kianga : dieu de l'amour

- Ngengu : d6esse de l'amour.

- Nkango : qui est le dieu du commerce.

- Nkuba : dieu de la foudre.

ll est d noter que le lieu de rencontre de tous ces groupe, le lieu sacrifi6 aux

cultes et ou se d6roulaient les c6r6monies et adorations s'appelait le ( BUSONI ).

Les Banyanga croient 6galement ir l'existence des mauvais esprits, des Ames

vagabondages (Bashumbu, MPacha)'
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En dehors de ces esprit, chaque societ6 avait son ange gardien nomm6 < Ngashani

(Maremo SH, cit6 par Mushunganya S, 1998 :10-11).

CONCLUSION PARTIELLE

C'est sous ce cadre conceptuel et theorique que nous avons abord6 et bross6 les

6l6ments cl6s r6sumant le deuxidme chapitre, lesquels 6l6ments susceptibles d

apporter lumidre sur les analyses qui 6maillent'
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CHAPITRE III LES TRACES DE L'ENONCIATION DANS LES
CHANSONS D'INITIATION NYANGA

III.O. INTRODUCTON
A la difference du deuxidme chapitre ou nous avons trait6 le sujet dans cadre

conceptuel et definitionnel, pour ce troisidme chapitre, il est question de faire

l'analyse des donn6es, c'est-dr-dire chercher les traces de l'6nonciation dans le texte

qui sont les chansons traditionnelles d'initiation des Banyanga (voir corpus).

Pour notre cas, chercher les traces de l'6nonciation consistera non seulement

d faire ressortir et d6gager dans ces textes les 6l6ments constitutifs de l'enonciation

mais aussi d faire montrer comment y fonctionnent ils. Ces 6lements sont multiples

lesquels nous avons deja annonc6s dans le deuxidme chapitre, en voici quelques

uns : les embrayeurs, les modalisateurs, les 6valuatifs, les diff6rentes fonctions du

langage, le rapport de temps exprim6 par le verbe, la pragmatique, l'argumentation,

le pr6suppos6, le sous- entendu etc.

III.1. LES EMBRAYEURS
On appelle embrayeurs (deictique shifter) des mots d'un 6nonce dont la

compr6hension n6cessite un recours d la situation. Les principaux embrayeurs, sont :

- Les pronoms personnels : Je, tu (indeices 6nonciatifs) il est consid6r6

comme r6f6rent.

- Les articles definis : le, la, l', les.

- Les adjectifs (possessif, d6monstratif) : mon, ton, son, ce, cet ces etc.

- Les adverbes expression de temps et de lieu, dans cinq minutes, devant,

au dessus, ir la maison.

- Les mots soulignes dans la traduction de la chanson no 7, a la page 14,|e

prouvent.

Ex : Tita wandekera mu maninge

lyoru ra mutend6 rasangw6 ina ku butara

Trad : Mon pdre m'a jett6 dans les 6pines

La nostalgie du nouveau circoncis,

Est sentie par sa mdre au village

Dans la premidre phrase de Kinyanga, les embrayeurs sont: Tita et mu dont

< Tita > apparait comme un seul mot, signifie mon pdre.

Le deuxieme embrayeur c'est le mot ( mu >> qui est un adverbe de lieu, signifie dans
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Dans la seconde phrase, les embrayeurs sont les suivants :

lyoru, ina et ku. Les deux premiers embrayeurs lyoru et lna apparaissent comme un

seul mot pourtant compos6 d'un nom et de l'article. lyoru d kinyanga signifie la

nostalgie et lna veut dire sa mdre.

Le dernier embrayeur dans la deuxieme phrase c'est le mot < KU > qui est un

adverbe de lieu, signifie au.

III.2, LA PRAGMATIQUE
La pragmatique est une doctrine qui traite (ou 6tudie) de la realite traduite par la

langue. L'aspect pragmatique comprend la caract6ristique de l'utilisation du langage

notamment:

- La motivation psychologie du locuteur (ce qui le pousse) ;

- Les r6actions des interlocuteurs (leur comportement).

- Les types socialis6s du discours (discours pacifique, politique, moral,

incendiaire) (Mushunganya S, 2009).

- Et l'objet du discours (ce que demande ce discours). Constations-le d

travers les chansons no5 et no6

Ex 1: B6ni bomina murindike,

Kakutukut0 usondange ikoba

Trad : Vous les femme, enfermez vous dans vos cases (demande du

discours). La chauve-souris vent se promener (discours politique).

Ex2 Nt5m0rire nd kisorori

Aiee, a66, tita,

Kisori w6rum6 nina

Aiee, a66, tita,

Trad : Je ne peux manger avec un incirconcis (discours moral)

Ai6e, ai66, mon cher.

Que I'incirconcis fornique sa mdre (discours incendiaire, provocateur,

meprisant)

Aiee, ai66, mon cher.

I ,1.3. L' ARG U M ENTATI O N
L'argumentation c'est l'6nonc6 d'un raisonnement que l'on peut tirer des faits,

l'expos6 de leurs cons6quences logiques, des hypotheses vraisemblables. ll s'agit

de la justification des 6l6ments du message. Elle s'exprime par des mots comme :
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t,

certes, mais, cependant, n6anmoins, pourtant, non distant, d supposer que, par ce

que, pour que, etc.

De par les paroles qui les constituent, la chanson N0 12,V.20 et la chanson N0 13,

Vg,g , marquent bel et bien l'argumentation d travers ces mots soulign6s suivants

notamment : Pour que, Parce que

Ex1 : NYabungo mutdbi kuno

Mbu na t6k6 muntw6 wa muro wa muronge

Trad : Nyabungo, une branche ici,

Pour que je cuisse une tdte d'oiseau'

Ex2 ( Mwend6ng6 minYoro Yes6 ngoma

Namend6 mbu sink6ri ander6

Trad . ll y alla es bdtonnets de tambours,

Que j'aille par ce que ma tante m'invite de venir'

III. 4. LES MODALISATEURS
L'6nonciateur peut exprimer un soutien gradu6 de son 6nonce :

-, Des verbes d'opinion : affirmer, soutenir, douter, pr6ner, sugg6rer...

--- Des adverbes : 6videmment, SanS doute, peut €tre, assur6ment ...

--, Des p6riphrases : il est certain que, il est possible que"'

. -) Des pret6ritions : est il utile de rappeler que, je ne m'6tendrai pas sur...

--- Le conditionnel : mode essentiel du doute'

--, Les questions rhetoriques (suggerent la r6ponse : n'est il pas vrai que ... ? c'est d

travers presque toutes nos chansons que nous allons rencontrer des :

', verbes d'opinion, ir titre exemplatif la chanson N03, V1 ,2 etla chanson N0 7,

11,121

Ex1 Bitond6 66 bana- mPamba

Bitond6 ee

Bitond6 66 bana- mPamba

Trad : lls se Parent eux les caimas

lls se Parent.

ll se Parent eux les caimans

/ Allons avec l'id6e de " douter", cela d travers la chanson NoB, V 30,48

Ex1 Kikumi wamachabire muns6,

Nti usondange itindikia beni
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Trad . Si une jeune femme coupe du bois sur le chemin,

C'est qu'elle d6sire accompagner de hotes

Ex2 Ntikisi mwea,

Mw'arikd mushish6nga

Trad : ce qu'on ne sait Pas

Qu'on s'arrdte pour demander.

v1,2.

Ex . Twakii tw6 maserana

BAte nti twashiri16 nti twashirira

Trad :

Quand nous nous ignorerons, nous serons extermin6s

Ex1: B6r6sung6 lyungu,

Na lyungu nti mwami

Trad : lls ont fait l'ordre lyungu se r6pandre,

Et l'arbre lyungu est chef.

Ex2 : Mwana mwami kabosobonso

Kdrb0renga mu mdsed.

Trad : Le fils du chef est un nouveau-n6

ll mord en riant.

toujours d travers la chanson No 8, V36, la chanson N0 9, Y2,la chanson N0

16,V3.

Ex1 wakumana birimu bya titdt

Usisimuk ee bydse6

Trad : celui qui rencontre les monstres silencieux

C'est avec surpris qu'il le verrait rire.

Ex : Umey6 nsokob6 wak6m6 k6mdr,

Umanyi6 manumb6 n'6buhemi

Trad : si tu trouves ta belle mdre ayant beaucoup maigri, ne parcours pas les

maisons en mendiant.

7
:
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Ex3 . Umwakwir6 mongo, w6ndd,

Umwakwir6 mubi, urika.

Trad : Si tu souffres pour une jolie, pour suis le chemin,

Si tu souffres pour laide, arrete toi.

"rhetorique" peut Se retrOuver danS la ChanSon N0 8, V'l, la Chanson N0 17,

V8,9 ; aussi la chanson No 8, 20, V1.

Ex1 : Mbunsu nti mpa,

Kwendd ku mPa kwirondd

Trad : L'association Mbunsu n'est pas une initiation,

Aller d l'initiation, c'est se livrer volontairement'

Ex2 : Muntw6 w6 muronge nti nYama,

Nsuu waritohe bsa

Trad : une t6te d'oiseau est de la viande ---+ rhetorique.

L'6l6phant est lourd en vain -, rh6torique.

Ex3 : Twab[tire mw6nge, mw6nge ushushdnga--, rh6torique.

Tra : Nous avons engend16 un intelligent, I'intelligent demande---+ rhetorique.

III.5 LES EVALUAT'FS
euant aux 6valuatifs, disons avec le CT BTOA B. que l'6nonciateur peut faire part de

ses jugements sur un 6nonc6 qu'il 6value : les noms ou adjectifs melioratifs ou

p6joratifs ; les connotation attach6es ir cerlains mots, d certaines sonorit6s, les

antiphrases portent sur ce qui est dit un jugement dont d'autres indices signalent la

fausset6 (ironie) (BUTOA. B 2009,28)

elements 6valuatifs s'expriment dans plusieurs cas d travers les chansons

N'8,3,36,43, la chanson no 15,V1et N" 16 ,V1,2'

V3 Bdrresung6 lyungu

Na lyungu nti mwami

Trad : lls ont fait l'arbre lyungu se r6pondre

Et l'arbre lyungu est chef

V36/ Kanumba kimb6ngdr Misart

Nge karamo k6 bea

Trad : C'est la maisonnette qu'avait construite Misari
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Qui est le salut des hommes.

V43. Ntuk6nge Kusi,

Ku karamo ke bea.

Trad : Je viens de la riviere,

Lieu du salut des hommes.

N'15, V1

Kwetanga mukrishu

Kwdnye kw6 s6a itondo

Trad : ld oU est pass6e machette,

C'est bien que les fleurs y poussent.

N.B : Dans ces chansons, ces 6valuatifs (melioratifs) montrent la bravoure, le

courage et d6notent un comportement favorable de quelqu,un.

signification premiere, la connotation se retrouve dans les textes d travers
certains mots ou expressions tel que nous le voyons dans la chanson n. 6

Banu bomina murindike

Kak0t0k[t0 usondanga ikoba

Trad . Vous les femmes, enfermez vous

La chauve- souris veut se promener.

Le mot < chauve -souris > est ici riche en connotation.

En effet, ce mot a pris un nouveau sens dans la chanson, il s'agit d'un personnage
important de la tradition et coutume nyanga, lequel personnage est concern6
uniquement par les hommes et qu'il est un tabou d'6tre vu et connu par les femmes ;

ce personnage etant le dieu de la circoncision dit Kabiri par exemple. pareille

chanson souvent entonnee par les Banyanga lors des manifestations non f6minines.
'r Les antiphrases

L'antiphrase est une figure qui consiste d employer un mot, une locution dans un
sens contraire au sens v6ritable, pour ironie ou emphemisme. Le peuple nyanga,
quand il composait son texte (chanson traditionnelle), il n'a pas oublie de parler de
l'antiphrase. Cherchons cet 6lement dans la chanson No 7, VB et dans la chansons
N" B, V31,39.

Chanson N' 7, VB

Twar6ngd nkoko ya mw6nge
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Twat0a yo binwa.

Trad : Nous avons mang6 la poule d'un malin,

Nous la paydmes des paroles.

La pr6sente production litt6raire sous - entend dire que les hommes sont moins

fideles d leurs engagements. Rares sont ceux qui s'acquittent de leur devoir dans la

societ6. " Payer des paroles", cette expression couvre une dose de moquerie dt

l'endroit du " malin".

Payer quelque chose par les paroles est une d6viation de la valeur qu'aurait l'objet d

payer. L'irouie est encore prise d ce niveau pour un fait adoucissant la parole.

Chanson n" 8, V31

Bwami nkindo,

Karingito ka bonda

Trad: La royaut6 c'est le bruit des pas,

Le bruit des pas, des gens du commun,

La population est ici regardee comme bruits des pieds.

Le roi existe par ce qu'il y a un peuple, d'ou le roi vaut le peuple qu'il dirige, tel est le

sens r6serve d ce podme.

V39. Bingi byasibanga nk0shu,

Ngi byamuyanga shire.

Trad : C'est l'abondance de paroles que connut le perroquet,

Qui le rendirent fou.

Nk0shu, c'est le perroquet qui est toujours consid6r6 comme bavard. Dans ce texte,

le perroquet traduit l'id6e de toute personne qui parle trop < Qui se croit savoir ne sait

rien > dit-on. La morale qui s'y d69age implicitement est que les gens doivent veiller

sur leurs langues car elle est source de plusieurs incoh6rences sociales.

III. 6. LES FONCTIONS DU LANGAGE
Selon kare BUIHIER, la linguistique, dans son 6volution a distingue differentes

foncions du langage. ll a comme fonction premidre, originelle et fondamentale, la

fonction de communication.

Pour R. JAKOBSON (1896-1982), am6ricain d'origine russe, les fonctions du

langage sont les facteurs constitutifs de tout procds linguistique, de tout acte de

communication verbale. Ces facteurs sont : Destinateur, r6cepteur

(destinataire),canal, contexte, message, code,et a chacun de ces facteurs
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correspond une fonction. Etant aussi un acte de communication verbale, la chanson

nyanga se forme par les m6mes facteurs et les fonctions y aff6rentes qui valent la

peine d'etre decryptees dans cette phrase. Ces fonctions du langage sont les

suivantes : fonction expressive, fonction conative, fonction phatique, fonction

r6ferentielle, fonction meta linguistique et la fonction poetique.

1. Fonction expressive ou 6motive

Elle vise une expression directe de l'attitude du sujet, cette fonction est centree sur le

destinateur d l'6gard de ce dont il parle. Elle est caracteris6e par I'utilisation de la
premiere personne < je > qui 6met le message. A I'oral, les intonations, le debit, le

rythme, les gestes, la mimique la revelent. La chanson No 14, en est l'exemple.

Nikianga nikoronge

Nikianga nikondange

Nikiangd nihingange

Refr : Ntinaruka bataberi

Nikianga niris6ngd

R6fr : Ntinash6e bdtaberi

Trad : Lorsque je suis entrain de travailler,

Lorsque je coupe les arbres

Lorsque je coupe les herbes

Je manque des aides

Lorsque je mange

Je trouve des aides

( Ni ) est l'equivalent de < Je > en kinyanga, c'est la personne qui fait l'action dans

le recit.

2. Fonction conative (lnjonction ou impressive)

La communication insrste sur le r6cepteur. Elle vise d orienter son comportement

dans le sens indique par l'6nonc6. Cette fonction se r6alise notamment au moyen de

l'imperatif et des tournures directes 6quivalentes. La fonction conative est

caracterisee par le pronom < Tu >.

Voyons tel qu'elle est indiquee dans la chansons N' 1 et N"9,
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Chanson N'1
- 

Ee mwanyere nyiasa

Saruka twendi

Emwanyere nyiasa

Kura monyo chas6

Emwanyere nyi6s6

Kura monyo chunda cha muti

Trad : Toi, fille, mdre de jumeaux

Rejouis- toi pour qu'on parte.

Toi, fille, mdre de jumeaux

Enfonce un morceau de bois dans le vagin.

Toi, fille, mdre de jumeaux

Enfonce une cacahouette dans le vagin

---, Dans cette chanson, le temps du verbe et son mode (pr6sent, imperatif) montre

comment la personne < TU > donne des injonctions au destinataire.

Chanson N'9, V2, 3.

Umeydr nsokob6 w6k5mdk6md
- Umanyie manumba n'6b0hemi

Ee nyabuk6nd s0nga bumindnge bana mpen6,

. Trad : Si tu trouves ta belle- mdre ayant beaucoup maigri, ne parcours pas les

maisons en mendiant.

Toi qui n'est pas genereuse,

Vois comme les chevres dansent.

( U ) du kinyanga ala valeur de< tu >.

3. Fonction phatique

ll y a fonction phatique lorsque la communication est contr6e sur le canal, sur le

contact entre les deux locuteurs, cette fonction apparait dans des enonces (souvent

des formules comme : Allo! Bonjour, Au revoir, je pars, comment allez- vous) sans

veritable portee r6ferentielle mais destin6es d etablir le contact avec le r6cepteur

(destinataire). Elle permet de Verifier si le contact est grad6.

Le tout premier vers de la chanson N" 17, nous l'indique bien.

E' nyamurobi- ntwarobire mpongo

Trad : oh ! Toi qui aimes trop 6coper, nous avons ecope des silures.
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Cette interjection d la tdte du vers sert d r6veiller l'attention de l'assistance ou

auditeurs.

4. Fonction r6f6rentielle (cognitive ou d6notative)

Cette fonction est centr6e sur le r6f6rent, la communication qui renvoie d des realites

extra- linguistique, aux r6f6rents situationnels ou textuels (Bieybuck &Kahombo M,

1954, P. verifions cette hypothese dans la chansons N' 8, V33.

Kanumba kimb6ng6 Misari

Ng6 karamo ke bea

Trad : La maisonnette que construisit Misari est le salut des hommes.

lci, le contexte de la maisonnette est pr6cis : lieu de refuge, lieu du salut ou

les hommes habitent.

5. Fonction m6talinguistique

Cette fonction est pr6sente lorsque la communication est centr6e sur les codes. Par

cette fonction, le locuteur fait de sa langue ou d'une autre langue l'objet de son

' discours. Cette fonction consiste d se servir de langue pour discourir sur le langage.

Elle vise l'utilisation de la langue pour expliquer les faits linguistiques.

La chanson ci -haut reste encore 6loquente en cette fonction. En effet, I'explication

port6e a la maisonnette est bel et bien un modele de discourir sur la m6me langue.

6. Fonction po6tique ou esth6tique

lci, l'accent est mis sur le message pour son propre compte.

La preoccupation est purement esth6tique, on veut cr6er le beau, on cherche dr

comprendre comment le message est dit et non qu'est ce qui est dit.

Cette fonction concerne le message lui- m6me ou plus exactement la manidre de le

faire poser.

Cette fonction, selon Roman JAKOBSON, est la resultante de cinq premieres. Pour

notre cas, le rythme, la cadence, la melodie, le temps musical sont les elements qui

caract6risent cette beaut6. L'harmonie des sons et des paroles nous permet de

transcrire le texte sur la port6e musicale pour 6tre chant6e.

ll s'agit de la chanson intitulee < Twakli twamaserana N" 1B

(Lorsque nous nous ignorerons) et la chanson Nt0uwe N" 22 (paye- moi) voir les

annexes suivantes
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TWAKTI TWAMASERANA BATE NTITWASHIRARA

f ^,/A14l-96 
LAr+A

a L a ? ? --2 e o''-ele'-

Mryds..1

f ,/A v-t I

-e

-/.ur^-Ai

Twakii twamaserana,

Bate nti twashirira

Refrain. Twakii twamaserana'

Bate nti twashirira

Trad: Quand nous nous ignorerons

Nous serons extermin6s

Quand nous nous ignorerons
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Nous serons extermin6s

La chanson est de deux mesures. Elle peut 6tre entonn6e sur le rythme de la rumba

avec accompagnement d'instruments musicaux

Annexe2

NTUWE Ntuwe, ntuwe, ntuwe

Ntuwe katerere kani kongo nenda

Trad : Paie-moi, paie-moi, Paie-moi

Paie-moi, mon sac de farine que je parte.

La chansons est g6n6ralement de quatre temps ou quatre mesure. Elle peut se

chanter sur le rythme ZUK avec accompagnement d'instruments musicaux.

III.7. LE PRESUPPOSE ET LE SOUS ENTENDU

a) Pos6/ pr6suppos6 :

La presupposition (condition) consiste d placer l'acceptation d'un contenu comme

condition du dialogue ult6rieur (acte illocutoire).

r*&- .re *'frL;;
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Ex : Nous vivions a Mulo (pose), le voyage de Mulo (presuppose). La notion nous

revoie d la chanson no 7,V12.

Twakobi mukobo wa biringdr.

Trad : Nous danserons la danse, mukobo de biringa.

La danse mukobo est ici regard6e comme la presupposition par rapport d < nous

danserons > qui est le pose.

b) Entendu/ sous - entendu

Ajoutons avec Kahombo Mateene et ses compagnons que le sous entendu ou

l'implicite, c'est l'ensemble des information contenues dans un message sans etre

signal6es dans l'6nonce, elles sont alors sous entendues. C'est le non dit,

consid6rons la chanson N' 8, V43

Nt0kange kIsi,

Ku karamo kebea

Trad : je viens de la riviere

Lieu de salut des hommes.

L'entendu est le message qui est dit effectivement sans aucune tournure. ll

s'agit du texte proprement annonc6. Les sous entendus sont multiples dans le

message du texte. Nous pouvons les deduire comme suit :

J'en viens pour me laver,

Pour puiser de l'eau

Pour faire la lessive

Pour l'homme, l'eau c'est la vie.

Je suis mouill6

J'ai du poisson

Je suis nageur, p6cheur, etc.

CONCLUSION PARTIELLE

ll y a lieu de signaler qu'a pr6sent les chansons nyanga, bien que

traditionnelles, renferment sans conteste les 6l6ments de l'6nonciation tels que cit6s

le long du chapitre. Le suivant et dernier chapitre se veut alors utile pour la

methodologie de ce genre litteraire dans les 6coles.
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CHAPITRE IV IMPLICATIONS PEDAGOGIOUES DES
CHANSONS D'INITIATION

IV.O INTRODICTION
Le pr6sent chapitre s'avdre didactique comme il definit I'objectif et l'utilit6 de

l'enseignement des textes chant6s (ou chansons).

ll referme quelques directives m6thodologiques utiles et une fiche de pr6paration

detaillee qui a trait d une unit6 p6dagogique-

Cette pr6paration offre, sans conteste, a lieleve du secondaire et son enseignant

l'opportunite de d6couvrir la complexit6 et la richesse des chansons d'initiation

nyanga, appel6es ainsi d 6clairer l'humanit6'

IV.l OBJECTIF
L'objectif qu'on doit s'assigner dans l'exploitation des chansons sous ses

divers types est celui de d6couvrir leurs fonctions, d savoir la fonction ludique ou

r6cr6ative, la fonction 6ducative, la fonction morale et celle de survivance qui

construise la sauvegarde de I'histoire et la culture de nos peuples.

D6celer ces diff6rentes fonctions restera donc la pr6occupation majeure des

enseignants des langues, de philosophie, d'6ducation civique et morale,

d'esth6tique, de musique dans tous les niveaux de l'enseignement primaire et

secondaire. En outre, le maintien des chansons dans les programmes scolaire est un

moyen de vulgariser et pr6cher nos vraies valeurs culturelles d la jeunesse. C'est la

bonne voie d'impr6gner notre jeunesse dan un monde purement africain.

1V.2. IJTILITE DES CHANSONS D''N|ITIATION
La chanson, 6tait un langage articu16 qui s'est soumise a des rdgles

particulidres de m6lodie, de rythme, de mesure et de cadence, est le reflet de la

culture traditionnelle. Elle contient une serie d'exp6riences et de constatations

personnelles ou collectives dont le groupe social se sert pour distraire, conseiller,

louer un individu un groupe ou l'ensemble de ses membres.
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IV.3 JUSTIFICATION DE L'ENSE'G NEMEN DES CHANSONS
INITIATIVES

Disons avec LUBUF ce qui suit :

< En tant que manifestation culturelle, la survie des chansons 6tait assur6e par des

artistes appel6s < griots >. Dans la famille restreinte, les parents initiaient leurs

enfants autour du feu vesp6ral. Dans la famille 6tendue, les ain6s s'occupaient de

cette transmission, tandis qu'au sein du lignage, l'6ducation des jeunes g6n6rations

6tait le 16le des anciens d l'occasion d'un mariage, d'un deuil, du travail, de la pdche,

de la circoncision, etc.

Au temps d'aujourd'hui, les modes de vie dits, < modernisme > entraine la

quasi impossibilit6 d'assurer cette t6che fidele de la culture ancestrale. Les parents

semblent avoir renonc6 d leur responsabilitd.

L'6cole deviendrait alors la seule occasion pour les enfants de s'imp169ner

des valeurs traditionnelles.

Mais curieusement l'6cole ignore elle-mOme ces traditions dans son programme. La

langue d'enseignement ne permet pas non plus les aptitudes individuelles dans ce

domaine.

Par ailleurs, l'intervention des groupes confessionnels dans l'enseignement

congolais oriente l'6ducation des jeunes plus dans le respect des valeurs

occidentales que traditionnelles d'Afrique >

(LUMBUF;SN, SD.P67)

Dans certaines classes, il est remarqu6 que les enseignants abordent les

chansons en flottant l'aspect ludique ou m6lodique, l'6ducatif et le moral sont

rel6gu6s au second lieu.

Face d cette situation, il sied de sugg6rer que la pr6sente recherche est une

interpellation des agents de l'6ducation d bien vouloir recouvrir d nos richesses

culturelles.

1V.4, ESSA' M ETHODO LOG I Q U E
La chanson est un 6nonc6 complet ; c'est un texte dont l'exploitation ne diffdre

de celle des extraits, de romans ou de contes ; la technique consiste d relever

l'approche thematique grice d la m6thode des centres d'int6r6t. En effet, l'approche

a comme tAche dlorienter les activit6s scolaires autour d'un thdme unique dans une

classe ou un degr6 donn6 pendant une certaine p6riode. L'6ldve naturellement attir6
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par la beaut6 melodique et rythmiqr"'-0" la chanson, pourra appendre la morale du

groupe plus ais6ment.

A I'instar des autres textes, les chansons devront 6tre choisies ou

s6lectionn6es d'aprds leur richesse lexicale, th6matique, stylistique et grammaticale.

Pour y parvenir, l'enseignant doit n6cessairement pr6parer des fiches de legons

detaillees.

MODELE DE FICHE DE PREPARATION DETAILLEES

Branche : Frangais Classe '.2dme Secondaire

Sous branche : Approche th6matique Date .

Sujet de revision : texte A ma mdre Heure :

Sujet de la legon : L'union (unite) sociale. Dur6e : 50 minut6s

R6f6rence : Traces de l'enonciation dans les chansons d'initiation

nyanga Dictionnaire le petit Robert 2007.

Objectif op6rationnel :Au terme de le legon, l'6leve de la ...sera capable d'enrichir

et fournir assez d'informations sur le theme < Union (unite) sociale >

Mat6riel didactique : Exemple

Activit6s de I'enseignant Activit6s de l'6ldve
I INTRODUCTION

1. Revision:
- Donnez le titre de notre dernier
texte
-Quel est le thdme principal de texte
-citez les sous thdmes...

2. Motivation

- Que forment les gens qui font tout
ensemble ?

3. Annonce et inscription du sujet
dans le journal de classe des 6leves ,

Aujourd'hui, nous allons d6velopper le
theme de l'union (ou I'unite).

C'est le texte...

ll s'agit du thdme de l'union
La coh6sion, l'alliance etc.

* Ceux qui font tout ensemble forment
l'union ou l'unit6.

Frangais : Approche thematique :

L'union (unite)
i

R6f6rence :-Dictionnaire le petit Robert
2007
-Traces d'6nonciation dans les chansons
d'initiations nyanga, Anthologie de la
litt6rature nyanga, 1954 :350
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II DEVELOPPEMENT

2. Questions de pr6cision sur le
vocabulaire < unit6 >.

-Quelle est l'importance de I'union ?

-Quels peuvent 6tre les inconv6nients de
l'unit6 ?

3. Questions de d6finition

-D6finissez l'union ou l'unit6

-Quel est le contraire de l'union ?

-L'union ou l'unit6 assure la r6ussite et la
victoire. C'est la source du
developpement d'un milieu, d'un pays,
etc.

-L'unit6 peut causer la haine, dans
I'union, les uns travaillent plus que les
autres.

-L'unit6 est I'association des hommes ou

des faits qui forment un tout.

-L'union a comme contraire la d6sunion,
la dualit6, l'incoh6rence.

III SYNTHESE
-Qu'est ce que l'union ?

- Citez quelques avantages de l'unite.

-Quels sont les inconv6nients de l'unit6
ou de l'union ?

-Citez les synonymes de I'union

-Citez les antonymes de l'union

-Donnez deux passages ou extraits qui
pronent l'union

-L'union est une association des faits,
une alliance d'hommes pour un but
precis.

-ll s'agit de la force, la r6ussite, la victoire
sur l'ennemi, la source de
developpement.

-Dans l'union des hommes, les uns
travaillent lus que les autres.

- L'union a comme synonymes : unit6,
alliance, accord...

-Les antonymes de l'union sont la
d6sunion, l'incoh6rence, la dualite.

a) Karl MaRx : < Prol6taires du monde,
unissez-vous pour combattre la
bourgeoisie>
b) Apotre Paul (Eph6siens 4 :3-5) :

< Efforcez-vous de conserver l'unit6 que
donne l'esprit, tous la paix qui vous lie
les uns les autres >.
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IV APPL!CATION

En classe : Citez : a) deux avantages de
l'union

b) deux synonymes
de l'union

A domicile : Trouvez chacun une citation
qui pr6che l'union et sa source.

-L'union procure la victoire, la r6ussite
dans les affaires.
- ll s'agit de l'unit6, coh6sion.

:

-k L'union faite la force > devise de la
Belqique

V. AUTOCRITIQUE

Le professeur porte un regard sur la legon ppur envisager d'6ve.ntuelles
am6liorations

I



62t,

CONCLUSION GENERALE

Nous voici au terme de notre 6tude qui a porte sur ( les traces de
l'6nonciation dans les chansons traditionnelles des Banyanga en se
limitant au cas de chansons d'initiation.
Notre 6tude s'est articul6e autour de questions suivantes :

- Le peuple d'6tude transmet-i! quel genre de message d travers
ses chansons ?

- Quelles sont les traces di6nonciation contenues dans les
chansons d'initiation des Banyanga ?

Pour r6pondre a ces diff6rentes questions, nous avons formul6 les
hypotheses suivantes :

* Les soci6t6s africaines se r6servent une place de choix d l'art
oral dans la transmission de la culture outre les epop6es, les
l6gendes, les proverbes, les danses etc.

* Nous avons estim6 que les chansons d'initiation constituent une
source d'ou jaillissent les messages de valeur morale, sociale,
politique et philosophique qui puissent 6clairer les hommes
pour leur formation complete.
Quant aux reperes d'6nonciation, les 6l6ments qui nous ont fort
marqu6 sont les d6ictiques, la th6matisation, la pragmatique,
les 616ments de la communication, les modalisateurs, les
6valuatifs, l'argumentation, le pr6suppos6, le sous-entendu les
fonctions du langage.

En examinant ces hypothdses, nous avons trouv6 que le peuple d'6tude
dont les Banyanga transmet d traverrs ses chansons, de message de
paix, d'amour, de travail, de joue etc.
Les embrayeurs, la pragmatique, le rapport de temps exprim6 par le
verbe, les modalisateurs, l'argumentation, le pr6suppos6, le sous-
entendu, les 6valuatifs, les fonctions du langage sont ici les traces
d'enonciation contenues dans les chansons d'initiation des Banyanga.
Lesquels on fait l'objet de notre analyse.

De tout ceci, nous croyons avoir atteint notre objectif, nous laissons
aux chercheurs futurs d'approfondir cette recherche en articulant par

exemple sur la beaut6 de ces chansons traditionnelles des Banyanga.

.!.
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