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O. INTRODUCTION

0.1. Formulation du suiet
ll est 6vident que toute d6couverte dans le monde de recherche trouve

une nomination par laquelle on la d6signe et qui, de prime abord, la

distingue des autres recherches. La compr6hension de notre sujet

sollicite la definition du concept cl6 qui est << lecture >.

Selon Robert, la lecture est l'action mat6rielle de lire, de d6chiffrer ce qui

est 6crit. Elle est l'action de prendre connaissance du contenu d'un r6cit.

C'est simplement l'interpr6tation d'un texte selon un ou plusieurs parmi

les codes qu'il implique.

La lecture est aussi la manidre de comprendre, d'interpr6ter un auteur,

une euvre, une doctrine.

Notre lecture n'est pas comme l'on connait d'embl6e. ll s'agit d'une

analyse methodique aboutissant d une interpretation du conte Nyanga

< Mwami musike ) ; ce que noUS en tirons ce dont nous pensons qu'ils

signifient. C'est dire que cette lecture se sert des techniques d'analyse

qui conduisent d Ia d6couverte des exp6riences pratiques des hommes.

0.2. D6limitation du sujet
Notre attention se focalise sur le kinyanga, langue parl6e en territoire de

walikale << karekare )). Le conte nyanga en tant que manifestation

culturelle de large envergure, se situe fort bien dans le domaine de

litt6rature orale africaine.

Bien que le conte renferme multiples aspects abordables, notre

recherche est centr6e sur l'analyse de l'interpr6tation de celui-ci. Le

conte d 6tudier sera suivi d'une traduction en frangais.

I
t

I



2

0.3. Choix du sujet
Le choix de ce sujet est dict6 par le souci d'exhumer le soubassement

id6ologique, culturel et esth6tique sur lequel s'erigent les contes nyanga

au regard des techniques employ6es pour leur p6n6tration profonde. Ce

qui revient d dire que seuls les valeurs culturelles, cach6es dans ces

manifestations litt6raires ont forc6 notre attentron.

0.4. lnt6r6t du sujet.
Le pr6sent travail rev6t un int6r6t pluriel tant scientifique, linguistique

que pedagogique. Pour nous, ce sujet a et6 ax6 sur la litterature orale

africaine qui a d6velopp6 dans nous, une perspicacit6 scientifique. Elle

nous permet d'interpr6ter efficacement le parler dans le kinyanga.

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

- poetes trouvent dans ce domaine un champ d'action non n6gligeable. Et

tous ces 6l6ments ainsi 6voqu6s t6moignent suffisamment de la

. scientificit6 de notre travail.

' En plus l'6tude des langues Bantu, a 6t6 un inter6t pour tres peu de

l'@uvre, pour la plus part de cas des expatri6s, des missionnaires ainsi

que peu de nationaux.

Notre recherche tentait d lutter contre cette negligence qui se fait voir de

la part de linguistes africains par rapport d nos langues propres.

La pr6sente recherche s'avere comme moyen d'affirmer la primaut6 du

langage humain dans la culture.

En effet, ce travail n'est pas du tout different d'une invitation lanc6e d

nos lecteurs ainsi qu'aux locuteurs nyanga pour comprendre la valeur

communicationnelle que possede le kinyanga au m6me titre que les

autres langues du monde reconnues en tant que telles. C'est un outil

-f
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que peuvent utiliser ceux qui d6sirent approfondir la connaissance de ce

parler.

0.4. Etat de La question
La sp6cificite d remarquer dans cette 6tude est de s'6tre penche sur la

langue Nyanga. Cette 6tape nous fait saisir l'occasion de passer en

revue les illustres productions disponibles et pr6alablement amorc6es

sur ce parler.

Les intitul6s comme < anthologie de la litt6rature orale nyanga, et ceux

des grammaires g6n6ratives et transformationnelle de la langue nyanga,

ect ; >> sont les @uvres du professeur Christophe KAHOMBO

MATEENE. Citons 6galement << l'esquisse phonologique et

morphologique de la langue nyanga > de Marcel KADIMA, ainsi que <the

pic from the banyanga > de BIEBUYCK et KAHOMBO M. ( ELOMBE

MWINDO (Epopee nyanga) > traduits par KANDI.

A ceux ld, s'ajoute des monographies, des memoires et d'innombrables

articles.

' Maintenant d notre tours, nous nous sommes contentes

cette << lecture du conte nyanga : mwami musike >.

modestes consommateurs de litt6ratures de ces genres.

de

A

pr6senter ici

l'endroit de

0.5. Probl6matique de la recherche
Toute communaut6 humaine possdde ses moyens de garder la culture,

d laquelle l'individu recourt d'apres la circonstance ou il se trouve.

La transmission de la culture se fait de g6n6ration en g6n6ration a

travers diverses manifestations comme les champs (poesie, les danses

les proverbes, les devinettes, les l6gendes, les contes, etc.
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Dans une communaut6 orale, la lecture pose indeniablement un

probleme, susceptible d'6tre lu aujourd'hui, les contes nyanga

constituent une source inepuisable de connaissances qui valent la peine

d6crypt6s en vue d'6clairer l'univers. Au fait, personne n'ignore que

l'aboutissement d'une lecture reste la d6couverte du message transmis

dans un texte 6crit. Cependant, lire, 6tant un exercice qui se revele

d'intellectuel, se doit de definir une orientation ordonn6e et un but pr6cis.

La pr6sente recherche tend d offrir d'amples 6l6ments de r6ponses aux

questions que voici :

- Quelles sont les 6tapes d suivre dans cette lecture ?

- Le conte a 6tudier dans cette recherche apporte -il quel

message ?

- Quelle est la vision du peuple nyanga d travers ce conte ?

En definitive, l'optique choisie consiste a d6gager les messages

contenus dans le genre oral auquel nous voulons faire face dans ce

travail.

0.5. Hypothdses de la recherche.
Les soci6t6s africaines r6servent une place prepond6rante a l'art dans la

transmission de la culture.

Outre, la po6sie chant6e, les 6pop6es, les l6gendes, les proverbes, etc.,

nous avons estime que les contes seraient une source ou jaillissent de

grandes richesses pour la formation des banyanga et de l'humanite

entiere.
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0.7. M6thodes et techniques du travait
0.7.1. M6thodes du travail.

ll n'existe pas une m6thode cosmique, mais il est des m6thodes qui

dependent de la nature de la recherche envisag6e. Les sciences se

completent les unes des autres. Face a cette complementarit6 ; il

importe au chercheur d'adopter une ou plusieurs m6thodes de travail

sous peine de voir lui echapper un aspect de probleme qu'il peut

r6soudre.

D'une fagon simpliste, nous employons le methode pour obtenir un

resultat. Elle comprend un ensemble de rdgles et de procedures

permettant de parvenir d une realite.

0.7 .1.1 . Approche analytique

Celle-ci est caract6ris6e par les diff6rentes analyses de la structure du

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

assurance.

0.7.2. Techniques

Tout travail scientifique doit 6tre fond6 sur une documentation

appropri6e et sur les enqu6tes.

0.7,2.1. Technique documentaire

Appelee aussi technique d'observation indirecte, cette technique se fixe

comme outil de rassembler les documents relatifs d la question qui forme

le champ d'investigation et de les consulter pour appuyer les

informations.

Pour nous, il s'agit des ouvrages et autres sources 6crites qui ont ete

utiles pour l'enrichissement de la recherche.

I
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0.8. Division du travail
Hormis l'introduction, notre travail est reparti en quatre chapitres
d'in6gales longueurs.

Le premier chapitre constitue la pr6sentation du corpus, s'en est suivie
d'une conclusion partielle.

De ce chapitre, nous avons present6 le conte en etude plus sont
traduction en frangais.

Le deuxidme chapitre s'articule sur le cadre th6orique et conceptuel. ll
renferme a d6gager les mots cl6s du sujet de recherche avec son
interpretation.

Le troisieme chapitre nous renvoie au coup d'eil su le peuple qui

- constitue le champ de notre recherche scientifique.
* 

Nous avons degage son aspect g6ographique, historique, socio-culturel,
,.' socio-6conomique, avec une conclusion partielle.

Le quatrieme chapitre comporte la plaque tournante de cette recherche,

' concerne la lecture proprement dite du conte nyanga. Cette analyse est
tres riche en technique qui offre les diff6rentes observations et
interpr6tations faites sur les 6l6ments textuels.

' ' ce chapitre s'est clotur6 par une conclusion partielle.

Toute fois la conclusion gen6rale et la liste des informateurs mettent fin d
cette recherche.

0.9. Difficult6s rencontr6es et moyens pour les surmonter
Pendant l'6laboration de ce travail scientifique, nous nous sommes
heurtes d des multiples embuches que voici quetques - unes :

I
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0.9.1. Difficult6s d'ordre documentaire ;

L'insuffisance d'une documentation litt6raire susceptible de nous 6clairer

sur tous les aspects du travail, surtout que l'lSP. MACHUMBI 6tant

encore nouvellement localis6 a Son lieu propre, souffre d'une

bibliotheque propre.

L'accds d une documentation, quelque fois nous renvoyait d Goma loin

de notre lieu d'habitation.

ll a fallu nous abonner aux r6seaux sociaux malheureusement parfois

perturb6s en raison de technicite.

0.9.2. Difficult6s sociales :

Etant 6tudiant, responsable d'une grande famille, vivant provisoirement u

peu loin de sa famille en raison de service, n'6tant pas boursier, nous

avons d0 subir tant de maladies de notre part et de la part des membres

de la famille restreinte tant 6largie, perturbant ainsi chaque fois

l'avancement de ce travail.

Mais Dieu est grand nous a rendu vainqueur'

0.9.3. Difficult6s d'ordre financier

Etant 6tudiant, l'accds en argent ne nous a pas et6 du tout facile et

surtout le dernier moment qui demandait plus que les autres ann6es

ant6rieures. ll a fallu sacrifier quelque part pour arriver au bout.

En plus, nous ne pouvons pas, ne pas faire allusion dr la distance qui

nous s6parait qu'avec notre Directeur de travail qui ne nous permettait

pas facilement l'entretient. ll fallait parcourir une longue distance pour les

orientations et le frais de transport nous coutait les yeux de la t6te.
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CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU CORPUS :

MWAMI MUSIKE

H6b6s6ng6 mwdml uma , wakwa. B6simika musikyae. Banach66

mushukirao b6sond6'bak0ngO m0 nono singi. KwikutUnrua momba :

< Embak0ng0 bati b5shunru6 bushw6 n6 manko 6bo >. Bakung0 be

r0b0ng0 rUti b5b6wa bUri mp6n6.Mpshukira pme w6b6cha ishe

6muker6b6ns6 m0 ritongo. lmurish 6 tumbonsa, bikw6nga n6 myasi y6

kumbuka.Mat0 et6s tiii...

Otu rumS,misike y6shish5na mbu 6mwimi wakom6nwa nchangi

yisps6. Ka w6sond6rw6 kihU cha ngo :. Ekubuh , ngo y6 roso yAra

mb6a. Ensind0 ydkwa, y5horwa kihO himd n6 bydra. Emwina wSmbara

ohO rubisi. Kwa ka m6ng6'kihu mu mubi, mwdmi mush0kira w6rengeka

ihuh0ka. Kiro ningu wiim6munink'ihano.

Emusikik6o, wdnikira, w ts . ish rr sh6 ngurp. W6nda

karinga ,ishe.

Mwikime Skumbuka,6mukungu wendange n'ukuang6 :

(( Ebea beti bendi katuko mecha 6k0si,tpkpbpraio 6mwdm[ ;

bushw6mbu urik5nink6 n6 kihU ).

6mishukira itT ydronja w6b6ngo muk0ng0 . ls6r6sara mwiml w6rama

mwjboboya ekih0. W6shimingo mukung0 ni muronja

sh6bakungU ;musikya6 w6ba kar6ni kE mwdmi.

Ebwdmi busiri bakUngu nti bw6kir6.

I
t



Traduction : LE JEUNE ROI

ll y avait un roi qui, aprds son rdgne, mourut. On 6tablit alors son

fils au pouvoir. Les colldgues jeunes complotdrent auprds du chef contre

les vieux du village. lls les accusaient de menteurs. Le roi signa pour

cela un d6cret de massacrer tous les vieillards.

Tous ces sages 6taient 6gorg6s pareils a des chdvres destin6es a

l'abattoir.

Or, un gargon avait fait 6vader son pere en foret profonde. ll l'y

nourrissait des < tumbonsa et des bikwanga > et Ie mettait au courant de

toute la situation du village.

Les jours passaient ainsi.

Un jour, les jeunes se dirent: < notre roi m6rite un costume tout

neuf qui soit diff6rent des nOtres. ll lui faut r6ellement la peau du

l6opard >. A la chasse, la premiere b6te causa pas mal de victimes. Le

second l6opard fut abattu, soigneusement depiaute et gardant les griffes.

Le chef porta cette peau toute fraiche. La tenue qui se s6chait

progressivement sur le corps, rendit le chef mourant.

Ce gargon-ld, r6fl6chit est m6dita. ll r6solut seulement d'aller

prendre son pdre. Entr6 dans le village, le vieillard criait d'une voix

haute: <Allez tous puiser de I'eau d la riviere, vite, versez-la sur le chef

pour l'arroser car ii est prds d succomber >>.

Tous suivirent la parole et executerent d l'instant m6me l'ordre du vieux

sage. Le roi eut la vie sauve grdce au vieillard. ll le prit conseiller du roi,

et son fils secr6taire.

Une nation sans vieillards tombe ruine.

I
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GHAPITRE DEUXIEME : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
2.1.1 .lntroduction
Toute recherche scientifique a le devoir de definir avec pr6cision sa

base. C'est ainsi que ce chapitre pr6sente le cadre th6orique, conceptuel

du travail. ll est non seulement question de d6finir les mots-cl6s, les

expressions ayant l'air fig6es, les 6l6ments figurants dans le titre du

travail, des notions relatives o la litterature orale afin de saisir la port6e

exacte du sujet et le domaine ou il s'inscrit pour la contribution th6orique,

mais aussi l'intrigue et le corpus du r6cit.

Loin de constituer un prolongement de l'introduction g6nerale du travail,

ce chapitre constitue le point lumineux qui 6clairera la suite de nos

investigations en leur ouvrant une perspective bien d6termin6e.

. 11.3. cadre conceptuel
* 11.3.'1. Lecture: nf. Action de lire (des livres, un journal, un document,

etc.) il aime la lecture et la musique. Je l'ai appris par la lecture des

" lournaux. Donner lecture d'un texte, le lire a haute voix devant un

auditoire.

. CEuvre, texte qu'on lit: texte, livre qu'on a a lire, une lecture

passionnante. Tenez, voild de la lecture,

, ' 
[Hi: ::"":T;,iL]=::T:Lun 

auteur une euvre' une

. En droit constitutionnel, chacune de d deliberation d'une

assemblee l6gislative sur un projet ou une proposition de la loi.

Dans notre contexte nous sommes invites d lire et interpr6ter le

conte nyanga ;< Mwimi musike. >

11.22. La s6miotique: La s6miotique ou s6miologie est, pour faire bref,

la discipline qui 6tudie les signes et/ ou la signification (processus de la
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production du sens). Ajoutons qu'elle connait depuis quelques ann6es

un nouvel essor, entre autres, du d6veloppement du multimedia.

La semiotique n'est pas la s6miotique. ll existe en effet, plusieurs

theories s6miotiques. La s6miotique est associee d des noms c6ldbres :

SAUSSURE, PEIRCE, MORRIS, HJELMSLEV, JAKOBSON, BARTHES,

GREIMAS et ECO d (oui, le c6ldbre auteur du roman : le nom de la rose,

dont a ete tire le film du m6me nom) ... r6f6rent, paradigme, fonction

poetique, isotopie, modele actanciel, triangle s6miotique, GUVre ouverte

... Nous verrons ici et ailleurs dans signo, quelques-uns de ces noms et

concepts, et d'autres 6galement comme compl6ment. On lita les

excellentes introductions d la s6miotique qui existent.

ll.2.2.1.Les signes : se reconnait de plusieurs manieres. ll existe des

definitions fonctionnelles. Ainsi, la definition la plus 96n6rale, et l'une

des plus anciennes, fait du signe ce qui est mis d la place de quelque

chose d'autre( c quelque chose d'autre peut-Otre interpret6 comme un

signifie ou un r6f6rent, comme nous le verrons loin).

Par exemple, le noir port6 dans un enterrement ne vaut pas que pour lui-

m6me entant que couleur, il signifie aussi, du moins dans notre culture,

la mort. ll existe aussi des d6finitions qui reposent sur la presence des

6l6ments constitutifs du signe, lesquels varient d'une th6orie d l'autre.

Dans les th6ories s6miotiques inspir6es de SAUSSURE (c6lebre

Iinguiste genevois), le signe se d6compose en signifiant, la partie

perceptible du signe.

(Par exemple, les lettres v-a-i-s-s-e-a-u) est signifie ; la partie intelligible

du signe, le contenu s6mantique associ6 au signifiant (par exemple, le

sens du mot << vaisseau >). L signifi6 se d6compose en sdmes.

Par exemple, le signifi6 ( vaisseau>> contient des sdmes comme t

navigation l, lconcret / , etc.).
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Une isotopie est constituee par la repetition d'un m6me sdme.

Par exemple, dans ( ce fut un grand vaisseau taill6 dans l'or massif /

Ses mits touchaient l'azur sur des mers inconnues > Emile Nelligan, <

le vaisseau d'or > ; le mot ( vaisseau ), << m6ts >> et ( mers > 
,

contiennent, entre autres, le sdme / navigation i et forment donc

l'isotopie / navigation /

Les signes conventionnels indiqu6s dans le tableau permettent de

distinguer, par exemple, le signe ( le mot) ( 1) u concret > ; du signifie

qu'il v6hicule (2), concret ; du signifiant de ce signe, (3) concret,

constitu6 des phonemes c-on-c-r-et et des lettres c-o-n-c-r-e*t ; du sdme/

concret/ (dans, couteau, par exemple) ou de l'isotopie / concret/ (dans <

couteau d'acier )par exemple.

ll existe en s6miotique plusieurs conventions differentes de celle

employ6e ici.

Dans la tradition aristot6licienne, le signe est plutOt constitu6 de trois

parties : le signifiant, le signifi6 et le r6f6rent, c'est- d- dire la chose

concrdte d laquelle renvoie le signe.

Par exemple, un vrai cheval). En appelant < signifiant >> et << signifi6 >

les deux premidres parties du signe triadique, nous utiliserons la

terminologie de SAUSSURE ; d'autres denominations ont 6te proposees,

qui correspondent parfois d des visions th6oriques trds diff6rentes.

Par exemple PEIRCE (celebre logisticien am6ricain) ; tout en s'inscrivant

dans cette seconde tradition s6miotique propose une vision originale

(que nous ne pouvons pr6senter ici, voir le chapitre sur la s6miotique de

PIERCE). ll distingue comme parties du signe, respectivement, le

repr6sentatem, l'interpretant et l'objet.
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11.2.2 2.Nous utilisons concurremment a chaque instant plusieurs

systdmes de <signes )) : les signes du langage, qui sont ceux dont

l'acquisition commence le plus tot, les signes de l'6criture, des vShicules,

les signes ext6rieurs indiquant les conditions sociales, les signes de

cultes, les signes de l'art,...Toute culture est un r6seau complexe de

systdmes signifiants permettant divers types de communication dont la

langue n'est qu'un composante.

Si la s6miologie est l'6tude de ces systdmes de signes, un premier

probleme est de definir cette notion de signe.

Un signe, au sens le plus g6n6ral designe un element A qui represente

un autre 6l6ment B ou lui sert de substitut.

Cette repr6sentation ou cette substitution peut impliquer une premiere

difference permet de distinguer l'indice.

Par exemple un ciel d'orage, ( fait imm6diatement perceptible qui nous

fait connaitre quelque chose d propos d'un autre fait qui ne l'est pas >

(L.Prieto,semiologie dans le langage, la pleiade, 1968) et signal( par

exemple un drapeau rouge sur une plage)

< fait qui a ete produit artificiellement pour servir

d'indice >(prieto, ibid. P. 96)

Ainsi d6fini, le signe n'est pas forc6ment linguistique : le drapeau rouge,

le panneau stop (triangle, pointe en bas) de la signalisation routidre, la

croix verte des pharmacies sont des signes. lls ne sont pas de signes

linguistiques generale, payothdque, paris 1972) il est d'usage de

caract6riser le signe linguistique par les traits suivants .

ll est dote d'un contenu s6mantique (signifie) et d'une expression

phonique (signifiant)

La relation entre ses constituants est d la fois arbitraire et n6cessaire ;

son existence est conditionn6e par celle des autres signes avec lesquels

il est en relation d'interd6pendance.

I
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En tant qu'unit6 de la chaine parl6e, il ne peut se r6aliser que dans le

temps ; SeS 6l6ments ne peuvent apparaitre que successivement, jamais

simultan6ment.

11.2.3. LES CONTES :

. Recit d'aventure imaginaire, conte de f6es'

. Histoire Peu vraisemblable

. Le mot conte designe d la fois un recit des faits ou d'aventures

imaginaires et le genre litt6raire qui relate lesdits r6cits. Le conte,

entant qu'histoire, peut 6tre court ou long. congu pour distraire

comme pour 6difier. ll porte a lui une force 6motionnelle ou

philosoPhique Puissante'

. Un conte est une histoire qui se transmet de bouche d oreille' ou

depuis quelques sidcles, grace aux livres' on reconnait facilement

un conte grace d ses ingr6dient: l'intervention du merveilleux, les

formules de debut ou de la fin ( il etait une fois, ils se maridrent et

eurent beaucoup d'enfants), La pr6sence d'un h6ros qui a une

s6rie d'6preuves d affronter, le temps qui s'arrete ou S'accelere ( la

princesse dormit pendant 100 ans)" '

Les contes peuvent €tre de longueur variable selon ce que le

contenu en fait

Le mot ( conte )) peut d6signer aussi I'activit6 de raconter

oralement une histoire.

'il.2.3.1. Le conte, hier et aujourd'hui :

Avant d'6tre 6crits, les contes se transmettaient de bouche d oreille,

partout dans Ie monde, grdce d des g6n6rations de conteurs' O n en

trouve deja trace au troisidme mill6naire avant J.-C'

I
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Dans nos r6gions, le conte est encore trds vivant. ll ya des contes qui

remontent au moyen Age et qui vivent encore aujourd'hui par la bouche

des conteurs ou de personnes ig6es.

Comme les contes voyagent beaucoup, on peut retrouver la m6me

version de l'un d'eux dans plusieurs pays, avec des modifications plus

au moins importantes.

1r1.2.3.2. Fonction du conte

Les contes servent d divertir mais ils ont aussi un rOle d'explication du

monde. lls nous apprennent beaucoup sur notre vie et celle de nos

anc6tres. lls nous parlent des relations humaines, de nos forces ou de

nos faibleSSeS, de nos peurS ou de nos joies, de nos espoirs,'..lls parlent

aussi du milieu naturel (faune, flore, environnement g6ographique,".) lls

expliquent les rdgles de vie et de conduite d'une soci6t6,... Le savoir

qu'ils apportent se transmet de g6nSration en g6n6ration. Dans certaines

soci6t6s africaines, on n'apprend rien d un enfant avant de lui avoir dit

un conte ou pos6 une devinette. Selon ses r6actions, on juge s'il a le

niveau d'intelligence suffisant pour recevoir un enseignement.

11.2.3.3. A qui s'adressent les contes ?

A l'origine, les contes concernaient les Adultes , ce qui n'emp6chait pas

les enfants d'en faire leurs d6lices. En France, c'est au XVll d sidcle que

la litt6rature de la jeunesse s'empare peu d peu du conte. Avec son style

simple, le conte est facilement compr6hensible pour les enfants.

11.2.3.4. Structure du conte.

Le conte suit la plupart du temps le sch6ma narratif suivant .

. Situation initiale;

. Un 6l6ment perturbateur ;

. Des perip6ties ;

I
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. Un d6nouement et une situation finale.

Les personnages ont des qualit6s et des rOles diff6rents les uns des

autres. Certains aident le ou les personnages principaux (le h6ros),

d'autres l'empOchent d'avancer dans sa qu6te. Dans l'analyse des

contes, on les appelle les adjuvants ou les opposants dans le sch6ma

actanciel.

11.2.3.5. Collecteurs et 6crivains c6ldbres de contes ;

Les livres de contes, r6dig6s par les 6crivains, regroupent le plus

souvent des histoires qu'ils o nt recueillies (on dit aussi < collect6 >)

qu'ils ont peut-Otre arrang6es, mais qui existeraient avant qu'ils ne les

6crivent.

chaperon rouge, la Barbe bleue, le petit poucet

(Tom pouce, Blanche-neige)

sirdne)

I 1.2.3.6. D6pendants actualisateurs de la litt6rature orale africai ne

On entend par d6pendants utilisateurs tous les facteurs, tous les

6l6ments qui contribuent a la production d'un genre litt6raire.

G6n6ralement, on en distingue trois sortes : les d6pendants humains, les

d6pendants mat6riels et les d6pendants spatio-temporels.

ll .2.3.6. 1 . D6pendants humains

Les d6pendants humains sont les personnes qui sont engag6es dans

l'actualisation d'un genre litt6raire. Il s'agit des hommes, des femmes,

des enfants, ...A cela, on peut noter deux sortes d'auditoires :
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L'auditoire ouvert et l'auditoire ferm6. L'auditoire ouvert est celui

accepte le public, sans exception ; l'auditoire ferm6 ou s6lectionn6

celui qui tient compte de certaines restrictions.

lr1.2.3.6.2. D6pendants mat6riels

Fait partie des d6pendants mat6riels tout 6l6ment d'ordre mat6riel utilis6

lors de l'actualisation d'un genre litt6raire. C'est le cas du tambour, du

tam-tam ; des grelots, des sonnettes, des semailles, des attributs

vestimentaires et capillaires, etc.

11.2.3.6.3. D6pendants spatio-temporels

Les d6pendants spatiotemporels concernent le temps et le lieu(

l,espace) ou se produit un genre litt6raire. En fait, le village et la

campagne sont les lieux par excellence de la LOA '( SAMBUKERE,

M.,lbidem : 7)

1.2.1.7. pROBLEMES LIES A LA LITTERATURE oRALE AFRIGAINE

De nos jours, la LOA est confront5e d un certain nombre de probldmes.

Parmi ces probldmes, on peur citer le probldme de la langue, le

probldme du destinataire, le probldme de la traduction, le probldme

d'adaptation et le probldme de la conservation'

,J.23.7.1. Probldme de la langue

Toute litt6rature est fruit d'un terroir culturel bien d5termin6. Elle est

v6hicul6e dans une langue donn6e par les consommateurs'

Actuellement, avec le m6tissage culturel, la LOA bute sur un probldme

de la langue. euelle langue faut-il utiliser pour s'adresser d un auditoire

qui

est

I
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qui est compos6 des consommateurs culturellement heterogenes ? Telle

est la question que l'on se pose et qui tourmente le litt6rateur'

lr1.2.3.7 .2.Le probldme du destinataire

ce probldme se pose d peu prds au m6me titre que celui de la langue.

Avec l'approximation culturelle, l'auditoire des con$ommateurs est

devenu vaste et h6t6rogdne. A qui donc le litt6rateur doit-il s'adresser ?

',1.2.3.7.3. Le probldme de I'adaptation

La LOA ne doit pas 6tre condamn6e a disparaitre, elle doit 6tre

transpos6e m6me dans un milieu extra-coutumier (en ville). Aussi ou

doit-elle ete adapt6e. pour I'adapter on peut recourir soit au film, soit d

l,espace th66tral, soit au ballet, soit d l'6ducation de la masse' comment

l,adapter et d quel 6l6ment recourir parmi les pr6c6dents pour en assurer

une adaptation ad6quate ?

Telle est la question qui se pose. Comme nous avons le devoir de

valoriser notre culture partout et d travers diff6rents moyens et symboles'

il nous serait commode de l'adapter d tous ces 6l6ments'

it,,.2.3.7 .4.Le probldme de la traduction

Actuellement, la LoA est d la port6e de toute l'humanit6' Le message

transmis par cette litt6rature attend s'adresser d toute l'humanit6. ll est

donc imp5rieux de traduire les textes de cette litt6rature' or, << qui traduit

trahit > dit-on. On distingue la traduction litt6raire, traduction litt6rale, la

traduction intelligible, ... Quel type de traduction faut-il utiliser pour rendre

lisible le message ? Telle est la question qui se pose.

I
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11.2.3.7.5. Le probldme de conservation

ll ya quelques annrSes, l'6crivain malien Amadou HAMPATE BA : < si un

vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothdque qui brule >>' Pas

loin de nous, le Burkinab6 Nazi BONI a 6crit : <il est temps de lancer un

dernier et pressant appel aux chercheurs africains ["'], si I'on ne fait pas

attention, c'est tout le tr6sor africain que nos ancetres nous ont l6gu6 qui

va disparaitre >>. or okolo w'oKoNDA a soulign6 l'importance de la

culture et de la traduction : << La traduction nous tue par dernidre' et en

m$metempsqu'ellenouspousseenavant>,dit-il'Tellea6t6aussila
pr6occupation de Leopold s6dar SENGHOR : <<Mon 6tre a ete trop

6cartel6 entre I',appel de l'Afrique et I'appel de l'Europe' entre les

exigences de la vie traditionnelle et les exigences de la vie moderne )'

Voildr deux n6cessit6 indispensables mais divergentes qui d6cident donc

que l'Afrique doit conserver sa litt6rature orale' Faut-il la conserver d

l,6cole ? ou utiliser les moyens techniques modernes ? Telles sont des

questionsquidemeurentpendantesquantace.(MUSHUNGANYA

S lbidem : 8-9)

lt'2.3.S.LesgenressimplesougenresmineursdelaLoA
ll existe deux sortes de genres simples : les genres simples non li6s ( qui

se penchent sur le contenu) et les genres simples li6s ( selon la forme et

le contenu).

11.2.3.8.1. Les genres simples non li6s ou libres

ceux-ci se caract6risent par leur forme prosalque et narrative ainsi que

par l'absence des proc6des stylistiques. Les gents simples non li6s se

produisent dans un langage ordinaire ou habituel' Toute fois' les

proc6d6s de rh6torique y font leur apparition'
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1" Le mythe

Le mythe est un genre didactique d ref6rence religieuse qui essaie

d'expliquer l'origine du monde, de la nature, de la culture et de la

soci6t6. ll y en a trois sortes :

Les mythes th6ogoniques ou divins, les mythes cosmogoniques ou de

creation et les mythes etiologiques ou explicatifs

1) Les mythes th6ogoniques ou divins parlent de Dieu et d'autres

divinit6s ou choses sacr6es.

2) Les mythes cosmogoniques ou de cr6ation parlent du monde et de

l'univers.

3) Les mythes 6tiologiques ou explicatifs traitent sur l'origine de

l'homme, des soci6t6s et coutumes. Ils peuvent encore traiter sur

l'origine de la domestication ou de l'agriculture, de l'6levage, de la

. pdche, de la chasse, d0 mariage, de la mort, des ph6nomdnes

observables comme la foudre, la pluie, I'arc-en-ciel, etc.

Etant des textes sacr6s, les mythes sont d caractdre religieux et

didactique. lls ne cherchent pas seulement d satisfaire la curiosit6,

mais aussi d confirmer la foi.

Les mythes, de leur caractere philosophique, sont d l'origine de la

religion. La bible utilise beaucoup les mythes. Tel est le cas de la

cr6ation dont Adam et Eve que Dieu avait plac6s dans le jardin

d'Eden sont les personnages principaux.

2" La l6gende

La l6gende est un r6cit d fond historique, mais qui a ete gonfl6 par

l'imagination. Elle permet de reconstituer l'histoire d'un peuple. L

a !6gende se diff6rencie du mythe par son aspect historique.

Elle pr6sente les caract6ristiques suivantes :
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1) La v6racit6. En effet, la l6gende est un r6cit consid6r6 comme

vrai par l'usage. Ceci est le point commun entre la l6gende et le

mythe .

2) La situation dans une p6riode peu 6loign6e ou actuelle :

3) Le caractdre sacr6 ou profane d la manidre du mythe :

4) Elle est r6cit6e dans des circonstances particulidres :

5) Elle est l'apanage des vieux.

EX. Le fondateur de notre tribu fut un homme trds fort. A la
guerre, la lance transpergait dix ennemis a la fois dans la

montagne de katale.

3o Les r6cits historiques

Ce sont des histoires vraies. Comme le nom I'indique, les r6cits

historiques sont des 6v6nements qui ont flechi le cours de la destin6e

d'un peuple. lls sont r6cit6s souvent dans les 6v6nements importants

pour permettre aux membres de la communaut6 concern6e de se

ressourcer de leur pass6.

EX. Histoire du royaume kongo,...

4o Les contes populaires

Les contes populaires font, par opposition, allusion aux contes

savants . <<le conte est un texte ou un r6cit fictif et imag6 dont la

d6notation seconde ou la connotation vise, la soci6t6 r6elle ) Dit Jean

COVIN. C'est un r6cit des faits, d'aventures imaginaires destin6s a

distraire. Les contes sont souvent appel6s < recits esth6tiques > bien

que tous les genres produisent la beaut6.

On distingue les principales sortes de contes suivantes : les fabliaux ou

les contes d'animaux, les fables ou contes moraux, les contes

6tiologiques ou explicatifs, les contes merveilleux ou magiques, les

contes de fou ou contes excentriques, les contes d'ogre ou contes

d'6pouvante, les contes paraboliques, apologiques ou apolog6tiques, ...
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CHAPITRE TROISIEME : COUP D'CEIL SUR LE PEUPLE NYANGA

lll.l.Historique
Les nyanga sont une population Bantu d'Afrique Centrale 6tablie au

centre-Est de la R6publique D6mocratique du Congo, dans la r6gion du

KIVU, prds des frontieres avec le Rwanda et l'Ouganda.

Selon les sources et le contexte, on observe plusieurs autres formes :

Banianga, Kinyanga, Nianga, Nyanga.

Leur langue est le Nyanga bantu, dont le nombre de locuteurs 6tait

d'environs 150000 lors de recensement de 1994. Pour les articles

homonymes (voir nyanga)

A l'6poque coloniale, les populations congolaises etaient souvent

oblig6es de participer d des enqu6tes sur des sujets tres limit6s

(Organisation politique et administrative, religieuse <<Sectes et cultes >> et

tenure de terres)

Men6s par les Administrateurs Coloniaux, ces sondages 6taient de

courte dur6e, truff6s de contrainte et de prejuges et conduits sans

m6thode pr6cise, souvent dans le but de manipuler, transformer ou

supprimer des institutions ou des coutumes locales.

Mes propres recherches 6taient tout autres. Je souhaitais mener un

travail s6rieux, en profondeur et sur une longue dur6e, afin de mettre en

valeur des cultures, des soci6t6s et des langues jusqu'alors non

document6es. James Stuart olson (nyanga > ln the people of Africa

1 996

Dans cette optique, pourquoi ai-je porte tant d'inter6t aux textes de la

traduction orale alors que l'anthropologie sociale, telle qu'elle etait

a

t-
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pratiqu6e a la fin des ann6es quarante et au debut des ann6es

cinquante d l'universit6 de Londres et ailleurs ?

De nombreux chercheurs les avaient d'ailleurs ignor6s. Daniel P.

BIEBUYCK .En qu6te de traditions orales en pays Nyanga.

Nkuru Nkumbirwa avait ete oblig6 par l'administrateur belge de vivre <

r6sidence forc6e , (en exil... )

Environs vingt-sept mille personnes habitant le territoire de Walikale de

I'ancienne province du Kivu (...),450 km de route boueuses, le long du

lac Kivu traversant les montagnes(...), un village situ6 dr deux heures de

marche de Muntonko, actuellement Mutongo.

Fin 1951, alors que je ne m'emp6trerais d effectuer des recherches sur

l'association Bwami des lega, j'ai eu I'occasion de rencontrer le chef

Nkuru Nkumbiruva des nyanga qui m'invita a poursuivre mes 6tudes

auprds de son peuple.

Puisque les opportunit6s offertes par l'institut pour la recherche

scientifiques en Afrique Centrale (IRSAC) garantissaient une libert6

complete quant d l'organisation de mes recherches, j'ai decide d'aller en

pays nyanga avant de partir chez Lega afin de prendre connaissance de

cette population isol6e. Je fis le voyage de douze heures en camionnette

qui m'a men6 de Fizi au village de Muntonko(Mutongo), r6sidence du

chef Nkuru et seul village nyanga reli6 au monde << exterieur ) par ne

route. Daniel P. BIEBUYCK En qu6te de tradition orale en pays nyanga.

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

d0 abandonner la R6publique de l'Ouganda a Toro (Bunyoro). En

quittant Toro, ils sont pass6s par la rividre SEMULIKI a Lubero. Dans

I
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cette immigration, ils 6taient accompagn6s d'autres tribus telles que le

Bahundfe, les Bahavu, les Bayira, les Fuluru, etc'

Au XVll e sidcle, 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 rutchuru. 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 a

Rangira / Mutongo 6tant chapeaut6 par le leader KATUKA MUMPOKO

passant par Kishali (Masisi) en traversant le pont de corde appel6

( MUREAREA > sur la grande rividre osso pour atteindre lhana

(Bwanga M.M. TFC 2009 - 7)

Les autres se sont diriges vers L',ouest jusqu'd s'installer dans les

groupements IKoBO et Kisimba (Mushunganya s ; 2007 
" 
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certaines sources affirment que le groupement wassa s'est integ16 dans

le secteur des Wanianga pour raison d'agglomeration au groupement

des populations a l'arriv6e de l'homme blanc. En 1952 avant

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

Bakusu et le BAPFUNA (Masisi) dans le Bunyanga.

C'est une cat6gorie des gens privilegiees et issus de certains clans

consacr6s d jouer des r6les sp6cifiques dans la cours du roi. Parmi eux,

citons les conseillers du roi (Bakungu) et d'autres agents entourent la

cour royale pour ex6cuter des taches specifiques du roi, il s'agit de '

- Mushumbia : c'est le tambourineur ;

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

secrets rituels de la royaut6 << Bwami >>.

- Muheri : C'est lui le pr$tre sacrificateur, manipulateur Sacre ;

- Muembwa : C'est le travailleur du roi.

- Mufuku : C'est l'officier d'ordonnance du Mubake.

La masse ne faisait pas partie de cat6gories ci-haut cit6es,

constitue la basse et Subalterne classe que l'on appel6 (

TUMPUKU >

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 entit6

administrative qu'on appelait < le territoire KATOPHU ).

ce n'est qu'en 1954 que celui-ci sera scind6 en deux entit6s

administratives : Le territoire de Walikale et celui de Masisi'

Apres la scission de la tutelle Masisi, le territoire de Walikale verre naitre

les postes de BIRYUWE, D',ITEBERO, de MUSENGE, de PINGA

(mpinga) et de MPOFI (Usumbura) J. Mushunganya s.2007 
"28

3.2.. Aspect socio-6conomique ;

En tant qu'un peuple qui vit dans la sollicitude suite d l'abondance de la

foret, les banyanga considdrent cette dernidre comme endroit par

excellence oir l'individu peut prendre refuse (kansari, k[t6nd6, itongo, '. ' )

pour 1es banyanga, les besoins alimentaires 6taient n6cessairement

satisfaits par l'agriculture vivridre, la chasse, la cuelllette sans oublier le

ramassage des insectes et des chenilles et des insectes (myungu,

minkura, bysu...) et aussi des champignons, poussant sur le tronc

d'arbre, COmme le < bUkOkO >>, le < bUtunda >>, << bukunrvekunrue >"')
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A propos de la cueillette, il ya divers fruits et tubercules qu'on peut

manger, il y a divers fruits et tubercules qu'on peut manger dont le ((

minteru >r, le <. byamba >>, le << nkombe > "'

Les banyanga cultivaient souvent les bananes, leur aliment appr6ci6' on

dirait aliment de base, jusqu'd ce jour'

Donc chezles banyanga, toute activit6 agricole etait centr6e autour des

bananiers ( bisambu) ayant une longue vie sur la terre fertile de leur

foret. ce peuple cultive aussi les haricots, les arachides, le riz 
' 
" ' "

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

de manioc qu'ils plantaient d des endroits qui paraissaient comme de

jachdre. Des palmiers d huile, des ananas, des cannes a Sucre sont

6galementcultiv6sdanslesr6gionsdtemperature6lev6e'

A paft ces cultures consid6r6es comme traditionnelles, l'agriculture

vivridre des banyanga comprend les carottes, les choux' et autres

comme les oignons

S,agissant de l,6levage, les Banyanga Se donnaient qu,a l,6levage de

petits b6tails lesquels se sont r6pandus a I'EST du territoire vers les

ann6es 1980 et la pisciculture dds lors, prend un ascenseur dans la

contr6e.

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

Banyanga,lachassequioccupeuneplacenonn6gligeablecarelle

fournit de gros et de petit gibier n6cessaire d la vie domestique de la

communaut5.

Par ailleurs, il est a signaler que pour attraper le plus possible les

animaux, les oiseaux, les poissons et autres, les banyanga pratiquent

I
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avec expertise vari6e, des pieges de toute sorte tels que : musiru, choo ;

kakunda ; buera ;muuri, kaPachi , ...

3.3. Aspect culturel
3.3.1. L'art

L'art de banyanga est tres riche de manidre que le sol et le sous-sol

aussi la foret, ils fabriquent non seulement les bagues avec l'ivoire 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 m6me la source de leur litt6rature 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 Iune sous le < likembe > (kansambi) et

les tambours.

De ces danses traditionnelles nyanga, peut on citer quelques unes :

- Le Mukumo (kimbirikiti, kabiri,) . pour la circoncision.

- Le kioa . danse pleine d'invocation ;

- Le bukondo : pour l'intronisation du chef (mwami) ;

- Le mbusu : initiation i la philosophie et d la connaissance de la

langue, le kinYanga.

Les acteurs les plus connus qui interviennent le plus souvent dans la

danse sont; les < bamini > (danseurs), le << mutondori > (entonneur), le

< mombiangoma > ( batteur) .'.

I
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3,3.2. La croyance ;

Traditionnellement, les banyanga pratiquaient les cultes aux ancetres

qu'il appelait les << tubondo >

De ces cultes, les PrinciPaux :

. Aux mines de grands chefs,

. Aux anc6tres individuels et lin6aires,

. Aux jumeaux et aux personnes n6es anormalement,

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

(nyamurairi)quichapeautaittouslesautresdieux.

A cot6 de ces cultes, les banyanga croyaient aux esprits protecteurs'

- parmi lesquels nous pouvons citer :

' ' - Buingo . ll est le dieu cr6ateur des hommes'

- Muhima : le gardien des b6b6s'

: - Ruendo : Elle est la d6esse protectrice des malades et les

voyageurs,

Kahombo:Elleestlad6essedelaf6condit6,

Mukiti : ll est le dieu des eaux,

Kianga : dieu de I'amour,
' ' - Ngengu : d6esse de I'amour,

Nkango : qui est le dieu du commerce,

- Nkuba : dieu de la foudre.

ll est i noter que le lieu de rencontre de tous ces groupes, le lieu sacrifi6

aux cultes et ou se d6roulaient les c6r6monies et adorations s'appelait le

(( Busoni >

Les Banyanga croient egalement d l'existence de mauvais esprits' des

imes vagabondages (bashumbu'mpacha)'

I
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En dehors de ces esprits, chaque soci6t6 avait son ange gardien nomm6

<<ngashani>MaremoSH.CiteparMUSHUNGANYAS.lggS:10-11et

lsslYA M 41-43(TFC)

Conclusion Partielle
c'est sous ce cadre que nous venons d'aborder et brosser les 6l6ments

r6sumant l,existence et la pr6sence d'une litt6rature nyanga, lesquels

6l6mentssusceptiblesdapporterdelalumidresurlechamdenotre

travail.

{



30

Chapitre Quatridme : ANALYSE SEMIOTIQUE DU CONTE D'ETUDE

4.0. INTRODUCTION
Ce chapitre, nous conduit comme le titre l'indique d degage dans

notre compte d'6tude << Mwami MUSIKE > les diff6rentes manifestations

des signes. C'est-d-dire nous donnerons le signifi6 ( se >> et le signifiant

( sa ), qui nous conduira a exploiter syst6matiquement le conte en

6tude en analysant les diff6rentes structures'

4.1. Les signes d caractdre humain du r6cit

4.1.1. Mwami Musike (le jeune roi)

En I'analysant, nous tacherons d d6gager : son signifiant (( sa >

repr6sente I'aspect phonologique de la suite des sons qui constituent

l,aspect mat6riel du signe, les variations individuelles, le timbre, les

d6fauts de Prononciation ;... '

Ainsi, Mwami Musike: renvoie d une expression orale ou ecrite du mot

()

+ Le signifie << se >> : TOUte personne humaine, exergant un pouvoir

i l'ige soit d'adolescence, soit de puberte ;" '

En d'autres termes, nous fairons allusion a toute personne

humaine exergant un pouvoir quelconque sans avoir encore

acquit d'exp6riences professionnelles, elle est consider6e comme

encore novice, ...

4.1 .2. MusikYa6

. Sa : son fils c'est-d-dire le fils du roi succede son pdre au pouvoir

. 56 : son propre fils, le fils h6ritier est consid6r6 comme ayant la

sagesse de r6gner Sur les autres, capable, intelligent, sup6rieur'

I'enfant d qui il a confiance, dirigeant, " '

I
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4.1.3. Banacha6

o Sa . ses sujets, la population sous sa domination

o s6 : Les personnes sous sa domination, 6tre humain ou une

personne soumise i un pouvoir, une souverainet6, d6pendantes'

Sa force 6tant au pouvoir, SeS disciples, SeS travailleurs, SeS

collaborateurs, ...

Dictionnaire LE PETIIT LAROUSSE, illustre 2009 P'974

4.1.4. Bakungu

o sa : (Les vieux du village), les personnes de troisieme ige' "'

. s6 : Les sages, les conseillers du roi, d6tenteurs de la tradiction

orale; guides.

Safonctionestd,orienter,dedonnerdesconseilsdansles
domaines sP6cifiques'

. ::,"#:::l ."".",.[,""".J,Inffi::"" 
avant ra capacit6

Cfr FABRICE dans sa chanson ( lnde ye mingimwa ))

4 1.5. Ishe

. Sa : son pdre, son pdre biologique qui a adopt6' " '

. Se : ll est le responsable, d6tenteur de la chiuswn, finale, le

premidre r6pondant de son fils, protecteur, chef de la famille d son

arriv6e ces enfants compte d la nourriture'

Cfr.(papaiyeswala6sili>,quimanifestedessentiments
paternels celui dirige la conscience de quelqu'un'

.Touthomme,A96quel,onrespecte,lapremidrepersonnedela

trinit6. Cfr. La Bible de J6rusalem >>

. L'initiateur, le cr6ateur, le fondateur de "
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4.1.6. Mushikira .

. Sa : Mushikira : le gargon, enfant de sexe masculin, jeune homme,

. 56 . Ce gargon est consid6r6 intelligent, courageux, fort, vaillant,

amoureux envers son pdre, discret, vigilant, " '

4.1.7 . Misike

. Sa . (Les jeunes) des villages . toute personne qui n'est pas

avanc6e en ige sans tenir compte du sexe'

Par exemple : Jeune fille/ou jeune homme'

. s6 . selon le conte '6tude, les jeunes sont consid6r6s comme en

soiff6s du pouvoir, corruptibles, assassins, meurtriers, criminels'

mais forts, ob6issants, ambivalents, suggestibles, ...

' 4.18 Bea:

. Sa : (Les personnes humaines, les 6tres humains, qui le caractdre

la nature de l'homme, qui Se compose d'hommes, l'humanit6'

. 56 : Toute la population du village sans distinction, les dirig6s, la

force du roi, ...

4.1.9. Mwami

. sa : Le roi, le chef, le d6tenteur du pouvoir coutumier

administratif, le responsable, le pr6sident, l'homme qui en vertu de

l'6lection ou le plus souvent de l'h5r6dit6'

. 56 : Le responsable, le chef supr6me, qui detient le pouvoir

souverain, le demandeur, personne, 6tre, chose qui domine qui est

sup6rieure dans un domaine particulier, le plus grand.

I
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4.1.10. Shebakungu :

. sa : shebakungu : dans notre langue d'6tude Bakungu sont les

conseillers du roi << Mubak6 >>, c'est ainsi que : She-ba-ku-ngu : le

pdredeBakungu:celuilegrandpdreduMubake

. s6 : Dans notre contexte, il est consid6r6 comme le grand

conseiller du roi, le proche collaborateur, la personne de r6f6rence'

4.1.11 Karani

. Sa : Le secr6taire du roi

. 56 : le porte parole du roi, la main droite, son 6crivain, ...

.2. Signes d caractere animal

.tAprdsavoiranalys6lessignesacaractdreanimal,nousavonspu
proc6d6delam6memanidreaveclessignesdcaractereanimalen

: commergant Par :

4.2.1. Mpene

Sa . (chevre) ; animal domestique'

56 : La chdvre comme animal domestique seft comme l6gume (viande)

chezle Banyanga pendant les p6riodes de festivite (mariage' naissance'

liberation, ... et l'abattage se fait sans pitie'

Dans la culture Nyanga ( MPENE , ( la chdvre) se donne pendant la dot

comme cadeau de la belle famille par la belle mdre'

. Par exemple : Le Munyanga peut exiger autant de chdvre pour

autoriser le mariage de sa fille'

o Peu agressif

t
I
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4.2.2. Kihucha ngoi

Sa : La Peau du l6oPard.

s6:Costume royal, pouvoir coutumier, richesse, sa vente est purement

interdite, elle se fait par fraude, comestible, m6dicament traditionnel' "'

4 2.3' Ngoi :

Sa : L6oPard

56:Panthdretachet6ed,Afrique,symbolisedanslacultureafricainele

roi, la chair est comestible, il est prot6ge et rempode une richesse par

les touristes au PaYS'

ll est agressif, rapide' et carnivore' "'

4.2.4- BYara

: 
Sa : (griffes) du L6oPard

56 . le pouvoir, la justice' la d6fense' "''

' 4.3. Les signes sPatiaux'

4.3.1. Rubungu

Sa : 6Rubungu ' le village

s6 . Groupement d'habitations permanentes d la campagne'

:Ensembledeshabitantsd,unetellelocalit6.

: Ensemble organis6 des structures d'accueil en particulier pour les

s6jours de vacances, de retraite' " '

Petiteagglom6rationouleshabitantsexercentdepetitscommerces,

agriculture, 6levage de petits b6tails, la chasse, la cueillette, ', ' .
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Au village la population se sent plus heureuse'

Cette structure est chapeaut6e par un chef'

4.3.2. Mu riyongo

Sa : La campagne (au fin fond de la foret)

s6 : Endroit de refuge, aussi pour res differentes initiations telles

<< rukumo >>, pour la chasse < KITANDA >>, extraction deS minerais

( KAPACHI ), ...

: D',une maniere g6n6rale << Busara >> = fOr6t Chez les banyanga y

attirent beaucoup d'attention car comme nous I'avons deja dit tantot,

signe de richesse . bois de chauffage, planches, produits

pharmaceutiques, chasse, d'agriculture, 6levage, un endroit de

divertissement.

lci nous donnerons un exemple palpant lorsqu'il y a guerre, les

Banyanga ont toujours tendance de fuir dans la for6t et partout vous ne

verrezjamais un camp de refugie (Aud sHloRo, Avril 2017 '

4.3 3 Ekusi

Sa : La riviere

56 : La vie

Les Banyanga pr6ferent habitaient

2017).

4.4. Les signes temPorels

4.4.1. Habasenga : il Y avait

au bord des rivieres (Aud' KISA, Avril
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. W6kwdt . mourut

Bdsimika : 6tablit

. B6sond6 : ComPlotdrent

. B6shunrue : accusaient

Avec la suite, vous constaterez que les temps narratifs ont 6t6 respect6s

dans ce r6cit. l'imparfait, le futur simple, m6me le pr6sent repr6sentant

le pass6.

La pr6sence de l'onomatop6e : mat0 eta tiiiiii " ' '

4.5. Resum6 du r6cit :

Le r6cit < le jeune roi >> nous pr6sente un roi qui a succ6d6 d son pdre

- apres la mort de ce dernier.

Les jeunes gens inventdrent u motif, et avec I'accord du roi, ils

" ,bgorgdrent tous les vieux du village. Dans la suite, ils v6tirent le chef

d'une peau toute fraiche de l6opard comme tenue royale, mais qui se

contractait rapidement sur le corps.

par cons6quent, tous y manqudrent un remdde. Un seul vieillard qui

. , s'6tait 6vad6 gr0ce a son fils revint sauver ce malheureux roi. On

l'arrosait avec de l'eau de rividre jusqu'd recouvrer la sant6.

Le vieillard et son fils furent excellemment r6compens6s.

4.5.1. Les personnages :

Les personnages figurant dans ce r6cit sont :

- Le roi : est le h6ros du r6cit. ll poursuit l'objectif de gouverner son

peuple

I
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- Le jeunes gens : Qui ont ex6cut6 les sages, ont vetu le roi de la

peau du l6opard et ils ont puis6 de I'eau pour tremper ce cuir

quand il etait devenu sec.

- Les vieux du village : Dans cette gouverne, en ont 6t6 les victimes.

- Un vieux et son fils : portent remdde aux maux du roi.

4.5.2. L'effet valence :

Le carr6 s6miotique de l'effet valence peut etre trace de la manidre

suivante :

Gouverne (Successeur)

N" 2 Sagesse

N'1

E.V.

Mort du 1"' roi

N'3

Force

N"4

commentaire : Effet valence : La mort d'un roi (chef) entraine sa

succession, laquelle succession doit concilier la sagesse des vieux et la

bravoure de la jeunesse pour 6tre efficace

4.6. Diagrammes d'arg umentation'
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Nous essayerons

ARGUMENTEUR

38

d ce titre de d6cortiquer quelques 6l6ments tel que :

ARGUMENTEMES

A1. Pouvoir coutumier

A2. Costume roYal

A3. Secret coutumier

41 . Pouvoir coutumier

A2. Justice (equite)

A3. Defense, Puissance

A1. Lieu d'habitation collective

A2. Pr6sence des hommes et des

femmes

A3. GrouPe d'habitations rurales

A4. Ensemble des habitants d'un

village

At. Ensemble des arbres

croisent dans une 6tendue

A2. Lieu de ravitaillement en gibier,

en produits chamP6tres

A3. Richesse 6conomique

A4. Habitation des animaux

sauvages

A5. PrinciPale source d'oxYgene et

source min6rale,

A6. Lieu de refuge de PeuPle,

La peau de l6oPard

Griffes de l6oPard

Foret.
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A1 . Eou rae?approviilon nernent en

eau potable

42. Habitation des animaux

aquatiques et des poissons

A3. Source des richesses minidres

Eau 41. Liquide incolore, inodore,

incipide qui constitue les cours

d'eau.

A2. Un de cinq 6l6ments du cosmos

selon Ia pens6e chinoise . m6tal,

bois,eau,feu et terre , et selon la

pens6e Wicca : eau, air ; terre, feu,

esprit

lntimement li6es selon l'usage, la peau et les griffes du l6opard sont

porteuses des messages que nous estimons trds profond.

4.7 . Analyse structurelle.
Apparent6e a l'analyse structurale dite la microstructure, la lecture

structurelle. Elle concerne la structure ou l'interpretation profonde des

textes.

nous appliquons la formule de Denise PAULME : C= I + V + M + C + L

C : Conte

I : lnterdiction

,

ai

Si

OU

I
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V . Violation

M : Manque

. C: Cons6quence

L : Liquidation

Pour ce faire, il est interdit dans toute communaut5 de violenter les

vieux. Mais les jeunes ont extermin6 les vieux du village.

Par cons6quent ils manquerent le moyen de gu6rir le chef.

Heureusement, un vieux rescap6 ordonna d'imbiber le roi avec de l'eau.

C'est ainsi que le roi eut la vie sauve.

4.8. Structure topologique du r6cit.
' La structure topologique concerne les diff6rents lieux ou se passe le

r6cit. ll faut retenir que les diverses succession des lieux constituent ce

. que nous appelons < la technique de voyage >>

Ainsi, la scdne du jeune roi commence au village ou les vieux sont

, ex6cut6s d l'6p6e. L'6vasion d'un seul vieux renvoie la scdne dans le

foret lointain ou le fils gavait son pdre. Elle s'y poursuit avec l'evenement

de chasse aux l5opards.

' ' Le d6roulement revient au village lorsque le vieux sinistr6 y retourne

pour apporter solution au probldme.

La scdne continue a la riviere ou cette fois-ci tous les jeunes

s'empressent pour puiser de I'eau.

Elle se termine au village avec l'ev6nement salutaire du roi suivi de la

r6tribution des sauveteurs.

Les lieux principaux de ce conte se r6duisent en formule suivante :
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,

T4

Ou:T:Texteour6cit

Tl : Village

T2 : Foret (foret 1 + Foret 2)

T3 . Riviere

T4 : Village

La succession des el6ments topologiques dans ce r6cit est une preuve

justifiant combien la soci6t6 du conte demeure attach6e d la fois d son

village (r6sidence habituelle).

4.9. Emprunts lexicaux
Ceux-ci sont des mots que la langue nyanga accueille.

ea

I



Bien des recherches montrent combien le parler nyanga s'enrichit

amplement du kiswahili reconnu comme langue nationale de cette entit6.

En voici quelques cas :

. Ka16ni (du kiswahili : karani) signifie secr6taire ou g6rant.

. Mwdmi (du kiswahili : Mwami) signifie chef, roi, ...

. Bikw6nga (du lingala : kwanga) signifie chikwangue

L'emprunt socioculturel se trouve deja incorpor6s dans la culture

nyanga.

Citons : l'id6e que le chef doit 6tre v6tu d'un costume. Ceci est

l'emanation coloniale, car traditionnellement, cette pratique n'existait as

chez les nyanga.

' 
* 4. 1. Les 6nonces narratifs

S 1 : u h6b6s6ng6 mwdmi ........ M6tu eta tiiiiiiiiiii ... >

' Le conte s'ouvre sur un cadre st6r6otyp6 au genre.

< habesenga >, aussi l'emploi des temps narratifs : imparfait, pass6

simple, pr6sent. ll s'ouvre dans un contexte coutumier, purement

africain. Le fils devait succ6der d son pdre (roi) apres sa mort.

Pendant son rdgne ; ses frdres accoursdrent les viuex des menteurs, et

ordonna de les exterminer.

Le fait m6me de succ6der d son pdre ne nous fixe pas une situation de

conjonction (paix, abondance, prosp5rit6,... ) mais plutot de disjonction

car il ya eu d6shabilite du peuple . ( le massacre des vieux >>. Donc

nous avons assist6 d un 6tat dysphorique.

C'est juste d la fin du paragraphe que nous attendons qu'un gargon a fait

evader son pdre (vieillard).

?

I
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Toujours un 6tat dysphorique . le vieillard vit comment d6plac6 >

rescap6) sans aucune espoir d'avenir. C'est sont fils qui devait chaque

lui apporter d manger pour survivre.

Cette situation avait dur6e, voir << matu eta tiiiii... . )

S 2: u oturuma ...lhano >>

Cette deuxieme s6quence narrative, les jeunes se deciderent, prouvant

leur << g6nerosit6, devoir, obligation, statut social >> de v6tir d leur roi un

costume tout neuf diff6rents des autres, et ont atteint leur objectif malg16

les victimes humaines pendant la chasse.

Cette s6quence se termine par un 6tat dysphorique car la peau v6tue

toute fraiche rend le roi trds mourra .

- Dds ce PN2, le fils (roi) pr5sente un 6nonc6 d'etat : le sujet d'6tat

[S2=Jeune roi] se voit disjoint de son costume [a peau fraiche=O]

SU O

S 3 :u Emusikeo .... Ke mwami >>

Cette derniere s6quence narrative [PN3 ] , le gargon d6cide de prendre

son pere (vieillard) pour sauver le vie de jeune roi.
.l

Tous obeissent d l'ordre du vieillard et le jeune roi retrouva sa vie.

Cette sequence se termine par un 6tat euphorique, le vieillard et son fils

recompens6s , m6me toute la population trouva la joie. Etat de

conjonction.

S I O [Le sujet heros conjonction d l'objet de valeur : la gouverne]

Ce conte ( mwami musike >> se cloture par un proverbe riche en
- 

conseils sur le plan socio administratif.

I
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< Ebwami busira bakungu nti bwakire ) . Une nation sans vieillard tombe

ruine.

4.2. Sch6ma actanciel

A ce niveau, nous pr6senterons les actants, c'est -d-dire les roles jou6s

par les differents protagonistes et/ou personnages. Comme le recit

comporte diff6rents paragraphes nous presenterons le schema ci-apres :

Destinata ire

lui-mOmeMort du pe

Population

-vieux du village
-vieux rescap6 et son fils

Pour

i
,

gouverne

d6sirer

-peau du leopard
- jeunes gens

Destinateu r

Adjuvants

jeune roi

I

Opposants
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La phrase actancielle : La phrase actantielle de ce sch6ma se pr6sente

de la manidre suivante :

La mort du pere pousse le jeune Roi d assurer la gouverne, aid6 par les

vieux du village, un vieillard rescape et son fils y compris. Cette action

est contrariee par la peau du l6opard avec les jeunes gens, action

pourtant utile d lui-m6me et d son peuple.

4.3. Structure profonde
Dans les trois sections dont nous venons d'analyser, la composante

narrative, il nous a 6t6 permis de mettre i jour l'organisation, la structure

narrative de: <<le jeune roi >>. Non seulement cette structure narrative

prend le contenu offert par la succession des faits, mais elle indique d

suffisance la th6matique et l-oriente vers un sychronisme s6mantique qui

nous permet de degager la structure profonde de ce r6cit :

r Maturit6 : le jeune roi n'avait pas encore acquit une maturit6 dans

beaucoup d'aspects pour diriger. ll a 6te induit en erreur par ses

sujets.

ll ne faut jamais s'appuyer sur des accusations non fond6es,

cherchons d tout prix des preuves palpables, convaincantes avant

de r6agir ;

. Suggestibilit6 de la population, ll faut toujours avoir un eil critique

pour ne pas accepter n'importe quoi ;

o << Mieux vaut prevenir que gu6rir > dit -o11, le fait de faire evader le

pdre a sauv6 la vie du jeune roi ;

o Tous les sujets doivent se disponibilite pour assister

Imat6riellement et financidrement leur chef <(roi, autorit6,... )

. Les autorit6s m6ritent le respect auprds de leurs sujets ;

I
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o Les hommes sages sont

financierement; moralement,

nations.

a encourager et les assister

physiquement dans toutes les

Conclusion partielle
Nous voici arriver au terme du quatrieme chapitre de notre travail lequel

intitu16 < lecture s6miotique du conte ( Mwami musike) >> cette partie du

pr6sent travail, qui en constitue la matiere essentielle, a insist6 d faire

une analyse uniquement narrative.

Nous avons d6cel6 les 6nonc6s narratifs, le programmes narratifs, le

sch6ma actantiel et les structures profondes du recit en nous basant sur

les differents r6les des protagonistes, c'est-d-dire les actants.

ll convient, pour ce faire, de signifier qu'au lieu de constituer un simple

jeu, cette analyse nous a permis de d6voiler les valeurs morales

immanentes d ce r6cit.

l'applicabilite de ces valeurs morales ;qui proviennent de la sagesse qui

loge dans les textes oraux nyanga en particulier, et africains en g6n6ral,

ne sauraient se limiter au niveau local : << Une nation sans vieillard tombe

en ruine > n'est ce pas qu'un patrimoine de la communaut6 nyanga,

mais plutot de toute l'humanit6.

I
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coNcLUSroN cEuEnele

Nous voici arriver au bout de notre travail scientifique lequel travail est

intitul6 < lecture s6miotique du conte mwami musike >

En parcourant ce modeste travail, nous avons constat6 que toutes nos

analyses ont concouru d baliser la voie pour une lecture sur le conte

nyanga.

D l'analyse de ce conte, nous avons d6cel6 les valeurs socio-

economiques, linguistiques, culturelles,...du peuple nyanga en a ete la

pr6occupation majeu re.

Grace d ses valeurs, nous avons compris que les nyanga visent d former

l'homme id6al, dou6 d'un bons sens et plein d'amour. Un homme qui

- peut aimer le bien et qui d6teste le mal.

Partant de l'introduction g6n6rale d la lecture s6miotique du r6cit, via le

'i cadre th6orique et conceptuel, ainsi que l'approche methodologique du

pr6sent travail, nous sommes parvenus d r6pondre aux questions de sa

probl6matique qui etaient libell6es de la maniere suivante :

. Quelles sont les 6tapes d suivre dans cette lecture ?

'' ' ' 
:"""::;:" 

6tudier dans cette recherche apporte il quel

. Quelle est la vision du peuple nyanga d travers ce conte ?

Pour y parvenir, nous avons eu recours a une d6marche

methodologique.

Eu 6gard aux questions prec6dentes, les hypotheses 6mises plus loin

sont confirrn6es comme suit :

c+
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Les 6tapes d suivre dans cette lecture semiotique d'un conte sont

les suivantes : les 6nonc6s narratifs, les programmes narratifs, le

sch6ma actanciel ainsi que la structure profonde.

Le message dans ce conte est tres riche et renvoi a toute

l'humanite humaine. Une nation sans vieillard (hommes sages)

n'est qu'un ruine >.

Le peuple nyanga invite toute l'humanit6 de vivre en communion,

profiter de la capacite de l'autre pour bitir un monde nouveau.

Les grands points qui ont comport6 notre travail, il s'agit de :

Le premier chapitre constitue le corpus de notre travail, soit le conte en

kinyanga suivie de sa traduction en frangais.

Tandis que le deuxieme chapitre s'est articul6 sur Ie cadre th6orique et

conceptuel, qui nous a conduit e relever les mots cles avec leurs

interpr6tations denotative et connotative.

Quant au troisieme chapitre, qui nous a renvoy6 au coup d'eil sur le
peuple nyanga ,ou nous nous avons relev6 les aspects socio-

6conomiques, culturels, linguistiques, ...

Le quatrieme chapitre consid6r6 comme le ceur de notre 6tude, incarne

toutes les investigations sur la lecture s6miotique laquelle, nous a d6cele

les 6tapes narratives du conte en Etude.

D nos recherches, sous la houlette du professeur, l'6ldve y d6couvrira la
richesse des contes nyanga, qui incarne des valeurs d'importance
capitale'chez l'homme dans tout l'univers.
Le pr6sent m6moire n'a pas eu la pr6tention d'aborder tous les aspects
litt6raires de ce conte en 6tude. Pour ne fr6ler que quelques uns. Le
champ d'investigation est encore vaste. Ainsi aimerions-nous que nos
successeurs poussent leur curiosit6 dans l'6tude stylistique,
symboliqu€,... des contes nyanga.
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