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SIGLES, ABREVIATIONS ET SYMBOLES

Ant. :Ant6rieur

Ap. J.C. : Aprds J6sus-Christ

Ass. :Assistant

Assistant 2 : Assistant de deuxidme mandat

Augm. :Augment

Auxil. T.S.C : Verbe auxiliaire conjugue au temps simple correspondant

Auxil. :Verbe auxiliaire

B. : Base =

B.P. : Boite postale

C.A. : Compl6ment d'agent

C.C.L. : Complement circonstanciel de lieu

C.C.M. : Compl6ment circonstanciel de manidre

C.C.T. : Compl6ment circonstanciel de temps

" C.O.D. : Compl6ment d'objet direct

C.O.l, : Compl6ment d'objet indirect

Comp. : Compos6

. Compl. : Compl6ment

Des. : D6sinence

D.L.E. : Didactique des Langues Etrangdres

Ed. : Edition

E.S.U. : Enseignement Superieur et Universitaire

Etc. : Ainsi de suite
I F.V. : Forme verbale

Fin. : Finale

Fut. : Temps futur

Gr. C.A. : Groupe compl6ment d'agent

Gr. C.O.D. : Groupe compl6ment d'objet direct

Gr. C.O.l. : Groupe compldment d'objet indirect
' 

Gr. S. : Groupe sujet

Gr. :Groupe

. Cr.C. : Groupe Compl6ment

l.O, : lnfixe objet
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l.O.D. : lnfixe objet direct

., l.O.l. : lnfixe objet indirect

l.R. : lnfixe reflechi
- l.Re. : lnfixe relatif

l.S.P. : lnstitut Sup6rieur P6dagogique

, lmp. : lmp6ratif

lmpa. : Temps imparfait

lnd. Fut. Ant : lndicatif futur ant6rieur

lnd. Fut. : lndicatif futur

lnd. P-q-p : lndicatif plus-que-parfait

lnd. pres. : lndicatif pr6sent

lnd. : (Mode) indicatif

M.T. : Morphdme de temps

Op. Cit. : Opere citato (dejd cit6)

P : Moment pr6sent sur la ligne de temps

P.A, : Prefixe adjectival

. P.F. : Postfinale
' P.N. : Pr6fixe nominal

:.' P.P. : Pr6fixe pronominal

' P.U.F. : Presse Universitaire de France

. P.U.Z. : Presse Universitaire du Zaire

P.V. : Pr6fixe verbal

Part. : Participe

Pers. : Personne

.r Plur. :Pluriel

P-q-p : Plus-que-parfait

Prad. : Pr6radical

Pref. : Prefinale

Pr6s. : Temps pr6sent

Prop. sub. : Proposition subordonn6e

_ Prop. : Proposition

Prop. princ. : Proposition principale

R.D.C. : Republique D6mocratique du Congo
' R.V. : Radical verbal
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Rad. : Radical

,' (S) : Sujet suppl6mentaire

S. : Sujet
- S.A. : Suffixe applicatif

S.R. : Suffixe r6ciprocatif

, Sing. : Singulier

Subj. : Subjonctif

T.C. :Temps compos6

T.F.C. : Travail de Fin de Cycle

T.F.E. : Travail de Fin d'Etudes

T.N. :Thdme nominal

T.S. : Temps simple

T.S.C. : Temps simple correspondant

Term. :Terminaison

V. act. :Verbe actif

V. intr. :Verbe intransitif

.' * V. pass. :Verbe passif
^ V. pron. :Verbe pronominal

-..' V. tr. dir. : Verbe transitif direct

' V. tr. ind. : Verbe transitif indirect

V. tr. : Verbe transitif

V. : verbe

-'----z : Se r6alise, se r66crit, fait
o : Element substituable absent

.l A
r\t-J-tA

o

: Cas d'6lision ou de liaison

: D6roulement de l'action sur la ligne de temps

: El6ment ou donn6e qui n'existe pas
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o. rNTRoDUcroN cEnEnALE

Notre travail s'intitule : ,, Etude confrontafive des formes verbales du frangais et du

kinyanga; cas du mode indicatif >>.

Quels en sont les fondements essentiels ?

0.1. CADRE, CHOIX ET INTERET DU SUJET
Les recherches dans le D6partement de Frangais peuvent s'effectuer dans trois

orientations : la didactique, la litt6rature et la linguistique (MAKOMO, M., 2006 - 2007 : 30).

Nos recherches s'inscrivent dans le cadre linguistique, pr6cis6ment celui de la grammaire

descriptive et comparative ax6e essentiellement sur les formes verbales du frangais et du

kinyanga en se bornant sur le cas du mode indicatif dans une perspective typologique et

synchronique. Cependant, il convient de signaler que les pr6sentes investigations aboutiront d

certaines orientations didactiques : ce qui donne au travail un caractdre linguistico-didactique.

Dans le processus enseignement-apprentissage du frangais chez des nyangaphones

surgissent certaines difficult6s dues au fait que le frangais et le kinyanga ne sont pas de m6me

souche, l'un est une langue romane, l'autre une langue bantu : ce sont des langues non

cong6naires.

Enseigner et apprendre les formes verbales de l'indicatif en frangais d un monde

nyangaphone s'avdrent une tAche difficile. ll faudra alors user de certaines orientations

m6thodologiques bas6es sur les contrastes et les similitudes que pr6sentent ces deux langues

sur le plan typologique afin de r6soudre cette question. D'oir le choix que nous avons op6r6

pour essayer de r6pondre d cette pr6occupation en disponibilisant les r6sultats des pr6sentes

investigations.

0.2. PROBLEMATIQUE

Dans le processus d'apprentissage d'une langue seconde se posent certains problemes

dus i des ph6nomdnes linguistiques, notamment le superstrat, le substrat et l'adstrat. La

langue premiere peut influencer l'apprentissage de la langue seconde : c'est le substrat. De

m€me, la langue seconde peut le faire d celui de la langue premidre : c'est le superstrat.

Des langues 96o9raphiques voisines peuvent s'interinfluencer : c'est I'adstrat. Aussi parlera-t-

on d'interf6rences lorsque les acquis ant6rieurs ne favorisent pas l'apprentissage de la langue
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nouvelle, et de transferts quand ces acquis le favorisent ou ne le gOnent pas. Le cas

d'apprentissage du frangais par des nyangaphones n'6chappe pas d ce ph6nomdne. D'ou

l'enseignant de langue peut se servir de cet aspect pour rendre fructueux ses enseignements

sur les formes verbales de l'indicatif en frangais en se basant sur les similitudes et les

contrastes existant entre le frangais et le kinyanga du point de vue des formes verbales de

l'indicatif en ces deux langues.

Aussi se posent les questions y relatives suivantes :

- Existe^:t-il des notions th6oriques n6cessaires relatives d la grammaire contrastive

(confrontative) pouvant 6tre appliqu6es d la pr6sente etude ?

- Consid6rant le mode indicatif, comment se pr6sentent les structures des formes

verbales du frangais, d'un c6t6, et celles des formes verbales du kinyanga, de I'autre?

- Par quoi se manifestent les points de contraste et ceux de similitude entre ces deux

cat6gories de structures ?

- Quelle directive m6thodologique appliquer pour permettre un apprentissage facile des

formes verbales de l'indicatif en frangais par des apprenants nyangaphones ?

0.3. OBJECTIFS DE L'ETUDE

Ce travail poursuit un triple objectif :

- Pr6senter des notions th6oriques n6cessaires en rapport avec la grammaire contrastive

afin de les appliquer d la pr6sente etude ;

- Elaborer un bilan confrontatif des formes verbales du frangais et celles du kinyanga ax6

sur le mode indicatif et capable de servir de point de d6part vers la diglossie, voire le

bilinguisme de la part de tel ou tel autre locuteur de ces deux langues en tenant compte

des ph6nomdnes superstrat et substrat ;

- D6finir, sous forme de proposition, une directive methodologique adaptee d l'6tude

confrontative ici pr6sente pouvant servir de support didactique dans le processus

enseignement-apprentissage du frangais chez des nyangaphones.

I
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0.4, HYPOTHESE DU TRAVATL
Constitu6e de quatre volets, l'hypothdse de nos investigations s'articule de la maniere

suivante :

- ll existerait bien des notions th6oriques n6cessaires relatives d la grammaire contrastive

(confrontative) pouvant 6tre appliquees d la pr6sente 6tude ;

- Consid6rant le mode indicatif, les structures des formes verbales du frangais et celles des

formes verbales du kinyanga ne se pr6senteraient pas de fagon totalement analogue sur le

plan typologique;

- Les points de contraste et ceux de similitude entre les structures respectives des formes

verbales de l'indicatif en ces deux langues se manifesteraient par les 6l6ments qui constituent

ces formes verbales d'une part, et par les typologies ou classes linguistiques d'autre part ;

- La directive m6thodologique d appliquer pour permettre un apprentissage ad6quat et facile

des formes verbales du frangais par des apprenants nyangaphones serait d'enseigner ces

formes verbales en suivant les principes mis en place par les th6oriciens de didactique du

frangais tout en tenant inevitablement compte des r6sultats de la confrontation des formes

verbales de I'indicatif en ces deux langues et en usant de l'approche communicative,

soumettant ainsi les apprenants d de nombreux exercices interlocutoires par la dramatisation.

0.5. ETAT DE LA QUESTION
Nous ne sommes pas le premier dr faire des recherches sur le kinyanga, encore moins

sur la grammaire contrastive du frangais et des langues bantu. Bien de nos pr6d6cesseurs s'y

sont pench6s.

Voici, dans les lignes qui suivent, quelques exemples des r6alisations de ces

pr6d6cesseurs :

1. KADIMA, M., Esquisse phonologique et morphologique de la langue nyanga, Annales

du Mus6e Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren (Belgique), 1965,54 pages.

2. KIBANDJA , M., Etude confrontative des formes, pronominales du frangais, du

kiswahili et du kihunde, M6moire de Licence, in6dit, l.S.P. Rutshuru,

2010,118 pages.

3. MATEENE, K., Essai de grammaire g6n6rative et transformationnelle de la langue

nyanga, P.U.Z, Kinshasa, 1980, 346 pages.

4. MBULAMOKO, M., Verbe et personne. Les subsflfufs et marques de /a personne

Lf



verbale en latin, espagnol, frangais, allemand, lingala et ngbandi,

TUbingen, TUbingen Beitrdge zur Linguistik, n" 36, 1973, 298 pages.

5. LUENDO, K., Analyse contrastive des formes nominales du frangais et du kihunde,

M6moire de Licence, in6dit, l.S.P. Rutshuru, 2008, 73 pages.

6. MUHINDO, M., Etude contrastive de ta phonetique du frangais etdu kihunde, M6moire

de Licence, ln6dit, l.S.P. Rutshuru, 2009, 79 pages.

7. SAMBUKERE, M., Une lecture des confes nyanga, M6moire de Licence, in6dit, LS,P.

Kisangani, 2007, 1 1 2 pages.

0.6. OUTILS METHODOLOGIQUES

Toute recherche scientifique suppose in6vitablement une m6thode, car c'est celle-ci qui

prouve sa scientificite m6me. Pour v6rifier notre hypothdse, nous avons d'abord recouru d la

technique documentaire et d la technique d'interview qui nous ont fourni les donn6es

constituant les 6l6ments du corps de notre travail, Ensuite, 6tant nous-m€me locuteur du

kinyanga, nous nous sommes servi de la methode participative pour 6toffer notre travail. Enfin,

la m6thode comparative ou confrontative a et6 largement utilis6e aux fins d'aboutir aux

r6sultats finals de nos recherches.

En terme de proposition sur le plan pedagogique, la d6marche a consist6 d adapter la

m6thode confrontative au processus enseignement- apprentissage des formes verbales du

mode indicatif en frangais chez des apprenants nyangaphones. Ces approches sont

suffisamment detaillees dans le premier chapitre du pr6sent travail.

0.7. DELIMITATION DU SUJET
ll est imp6rieux d'inscrire la portee exacte du sujet dans toute recherche scientifique.

Nos investigations portent essentiellement sur la confrontation des formes verbales du frangais

et du kinyanga, en passant par un recours d la structure de formes verbales du mode indicatif

d la voix active et d la forme affirmative des deux langues, d la conjugaison et d la th6orie des

typologies linguistiques. ll s'agit, essentiellement, d'une 6tude morphologique, typologique et

synchronique i caract6re comparatif interlingual aboutissant d une 6bauche pedagogique.

En ce qui concerne la langue frangaise, nous nous r6f6rerons au systdme verbal tel que congu

par Maurice GREVISSE dans Prlcis de grammaire frangaise, Edition 1996.

I
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Quant d la langue nyanga, il convient de signaler qu'elle comporte diff6rents dialectes : le
kikumbule, Ie kitiri, etc. Dans le pr6sent travail, nous nous servirons de la vari6t6 du kinyanga

parl6e dans le Groupement Walowa-Uroba, Secteur des Wanianga, Territoire de Walikale,

Province du Nord-Kivu, en Republique D6mocratique du Congo.

0.8. DIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion g6n6rales, le pr6sent travail comprend quatre

chapitres dont chacun se cl6ture par une conclusion partielle, except6 le premier.

Le premier, portant sur le cadre th6orique et m6thodologique, developpe des notions

relatives aux concepts cl6s que contient le titre du travail ainsi qu'aux techniques et m6thodes

y utilis6es. Aussi, y pr6sente -on les deux langues, d savoir, le frangais et le kinyanga ; la
th6orie sur la grammaire contrastive ou confrontative ainsi que l'analyse des outils

m6thodologiques auxquels nous avons eu recours.

Le deuxidme chapitre traite des notions relatives aux formes verbales de l'indicatif en

kinyanga, d'une part, et d celles de l'indicatif en frangais, d'autre part.

Le troisidme chapitre essaie de faire une analyse confrontative des formes verbales de

l'indicatif en frangais et celles de l'indicatif en kinyanga en 6tablissant leurs points de

ressemblance eUou de dissemblance.

Le quatridme et dernier chapitre pr6sente une proposition de certaines directives didactiques

pouvant faciliter le processus enseignement-apprentissage des formes verbales de l'indicatif

en frangais chez des nyangaphones en se basant sur les similitudes et les contrastes existant

entre le frangais et le kinyanga quant aux formes verbales de I'indicatif,

Enfin, le travail se clOture par une conclusion g6n6rale qui en pr6sente le bilan.

0.9. DIFFICULTES RENCONTREES
La premiere difficulte d laquelle nous nous sommes heurt6, c'est le manque d'une

bibliotheque appropriee i Goma. Aussi nous a-t-il fallu faire un s6jour de lecture coOteux a

l'l.S.P. Bukavu ; et cela, aprds avoir encaiss6 un grand retard dans l'6laboration du pr6sent

travail.

La seconde difficult6 a ete la maitrise de I'outil m6thodologique d utiliser ; il nous a fallu

un laps de temps pour mieux la maitriser.
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chapitre premier : CADRE THEoRIQUE ET METHODOLOGIQUE
DE L'ETUOC

1.1. INTRODUCTION
Toute recherche scientlfique a le devoir de d6finir avec pr6cision son champ theorique

ainsi que la fagon dont elle doit se r6aliser.

C'est ainsi que ce chapitre pr6sente le cadre conceptuel du travail. ll est question de definir les

mots cl6s, les expressions ayant l'air fig6es, les 6l6ments figurant dans le titre du travail afin

de saisir la port6e exacte du sujet et le domaine ou il s' inscrit pour sa contribution theorique.

ll s'agit aussi de pr6senter, d'une fagon analys6e, notre cadre m6thodologique pour mieux

cerner les 6l6ments de confrontation des formes verbales du frangais et du kinyanga sur base

du mode indicatif.

Loin de constituer un prolongement de l'introduction g6n6rale du travail, ce chapitre constitue

le point lumineux sur la suite de nos investigations en leur ouvrant une perspective bien

d6termin6e.

1.2. CADRE GONCEPTUEL
Ce point comprend deux volets, i savoir: la pr6sentation du frangais et du kinyanga

d'une part, ainsi que celle de la methode confrontative, de l'autre.

1.2.1. PRESENTATION DES LANGUES

1.2.1.1. LE FRAN9AIS

1.2.1.1.1. BREF HISTORIQUE
Le frangais est issu du latin (vulgaire). ll est alors une langue romane comme l'italien,

l'espagnol, le portugais et le roumain. D6jd, vers le ll0'" sidcle, Av. J.C., le latin est pr6sent en

Provence (Sud de Ia Gaule). De 58 a 51 (le' sidcle Av. J.C.), Jules CESAR envoie des

expeditions militaires en Gaule afin de s'en emparer et de Ia coloniser. Les Romains

s'installent ainsi en Gaule et y apportent le latin. Celui-ci entre en contact avec les langues

gauloises dont le celtique, parl6 au Nord, et I'ibdre, parl6 dans le midi (Sud). L'administration

romaine met en place des infrastructures de d6veloppement en Gaule (construction des

6coles, des 69lises, des march6s, des structures de sant6, des routes, etc.)

ll y a deux sortes de latin : le latin c/assrque qui est appris a l'6cole (ou de

l'administration), ainsi que le latin vulgaire ou populaire, c'est-a-dire parl6 par Ie bas peuple.

I
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Comme ce latin ne cesse de subir des modifications via son contact avec les langues

gauloises, il perd sa puret6. Ce faisant, il parvient tout de m6me d 6vincer bientot l'ibdre.

Au V" sidcle Ap.J.C., les invasions germaniques apportent d leur tour le tudesque

(langue germanique). Les Germains ne dominent que militairement les Romains. Aussi le

tudesque reste-t-il la langue de I'arm6e alors que le latin, la langue des autres secteurs de la

vie. Mais, le latin classique, parl6 par une minorit6, tend a disparaitre, le gros parlant le latin

vulgaire.

En 813 Ap.J. C., au Concile de Tours, le Pape autorise officiellement que la liturgie,

c'est-d-dire le culte se tienne en latin vulgaire, langue connue et comprise de tous.

De I'union de toutes ces langues en contact nait une langue-fille, le ROMAN, dont le premier

texte officiel fut Les Sermenfs de Strasbourg (842 Ap.J.C), qui sont une sorte d'alliance des

rois Louis-le-Germanique et Charles -le -Chauve contre leur frdre ain6 Lothaire. Ce texte

sera suivi d'autres, notamment :

- La cantilene de Sainte Eulalie (Xe sidcle Ap. J.C.);

- La vie de Sarnf L6ger (vers 980 Ap.J.C) ;

- La vie de Sainf Alexis (vers 10a0 Ap.J.C).

Le roman sera constitu6 de plusieurs dialectes dont les dialectes d'oc (au Sud) : le
gascon, le catalan, le languedocien, le provengal, le limousin, l'auvergnat, le dauphinois ; et les

dialectes d'oTl (au Nord) : le francien, le wallon, le picard, le normand, I'anglo-normand

(langue de la cour et de I'aristocratie anglaise), le bourguignon, le lorrain, l'angevin, le poitevin,

le berrichon ( UWIMANA,N., 2009 - 2010 :15).

La forte organisation des Capetiens qui succedent aux Carolingiens impose le francien,

dialecte de l'lle-de-France, 169ion frangaise dont ils sont originaires et d'ou ils n'ont jamais

d6place la capitale du royaume, d tous les habitants du pays. Le francien devient alors la

langue tant nationale qu'officielle. Ainsi privi169ie, il supplante les autres dialectes et reste le

seul maitre du terrain, avec Philippe Auguste et Saint-Louis. Le francien se d6veloppera pour

devenir le frangais. Paris devient un centre litt6raire. Bien des @uvres y paraissent en cette

langue dont /e Roman de la Rose de Jean de Meung et de Guillaume de Loris. C'est la
periode de I'ancien frangais. De 1150 au debut du XlV" sidcle, paraissent aussi Le Roman de

Renart, Les Fabliaux ainsi que les premieres illustrations de la prose litteraire avec Geoffroy

de Villehardouin et Robert de Clari. C'est ici que voit aussi le jour la versification frangaise.
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Bien que combattu par d'autres langues, le frangais marque son extension dans bien

des pays europ6ens : ltalie, Angleterre, Allemagne, Pays-bas, etc.

Du XlV" au XV" sidcles, la langue se pr6sente sous la forme de moyen frangais,

caract6ris6 par l'abandon des cas latins. Les troubles de la guerre de Cent Ans ne permettent

pas une meilleure 6volution de la langue. Cependant, certains 6crivains r6alisent des textes de

valeur : Froissart, Commines, Georges ChAtelin (prose) ; Charles d'Orl6ans, Frangois de Villon

(poesie) ; Guillamme de Machaut, Eustache Deschamps (versification).

Au XVle sidcle, sidcle de la Renaissance, la langue 6votue grdce au programme des

humanistes et d l'imprimerie, d6jd invent6e d partir du XVe sidcle par l'Allemand Jean

GUTENBERG. L'int6r6t est tourn6 vers les @uvres antiques, abandonnant ainsi celles de

l'6poque m6di6vale. L'ltalie est visit6e pour s'inspirer des chefs d'euvre de ses mus6es.

En 1530, Pabgrave 6cril Ectairclssemenf de la tangue frangaise, en Angleterre (berceau

de la grammaire frangaise). Avec Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Antoine de BaiT,

Jodelle, Dorat, Remy Belleau et Pontus de Tyard, la Pleiade joue un r6le important dans

l'6volution de la langue. D'autres 6crivains de marque se font voir ici : Michel Eyquem de

Montaigne et Frangois Rabelais. Quoique combattu, le frangais parvient d s'imposer en

supplantant le latin.

Le XVlle sidcle voit la naissance du frangais classique. A partir de la r6forme de

Malherbe, un projet de doter la langue frangaise d'une institution officielle est en cours. Ce

projet sera r6alis6 par la cr6ation, en 1635, de l'Acad6mie frangaise sous l'influence du

Cardinal de RICHELIEU. Aprds Le bon usage de Vaugelas, les travaux des 6crivains du

classicisme contribuent fort d l'6volution de la langue. ll s'agit notamment des euvres de

Pierre Corneille, Jean Racine, Jean de !a Bruydre, Nicolas Boileau, Jean de la Fontaine, Jean

Baptiste Poquelin Molidre, Bossuet, Blaise Pascal, Ren6 Descartes.

Bien que pass6 par diff6rents mouvements litt6raires dont le sidcle des lumidres (XVllle

sidcle), le Romantisme, le Symbolisme, le Naturalisme, le Parnasse, le R6alisme et le

Surr6alisme, la langue frangaise connaTt, jusqu'aujourd'hui une seule institution qui est

charg6e de son 6puration : l'Acad6mie frangaise.

En conclusion, le frangais provient du latin vulgaire (langue romane) transplant6 en

Gaule par la conqu6te romaine. Le contact du latin avec d'autres langues en Gaule donne

naissance au roman. Privil6gie par I'administration sous la dynastie cap6tienne, le francien, un

dialecte du roman parl6 dans l'lle-de-France, supplante les autres dialectes pour devenir te

I
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frangais actuel en passant par trois 6tapes dont l'ancien frangais, le moyen frangais et le
frangais classique.

1.2.1.1.2. EIETVIENTS DE LA LANGUE FRANQATSE
Dans les lignes qui suivent, nous ne pr6sentons que des notions sur ces 6l6ments.

1.2.1.1.2.1. LES SONS
Par definition, les sons du langage ou phondmes sont des 6missions d'air produites par

l'appareil phonateur ou vocal (GREVISSE, M., 1996:11). La langue frangaise compte trente-

six sons. La science qui s'en occupe s'appelle la phonetique.

A. Les voyelles

On appelle voyetles, des sons produits par les vibrations des cordes vocales et

s'6chappant sans avoir 6t6 arr6t6s nulle part dans le canal vocat. (GREVISSE, M, idem).

La langue frangaise compte seize voyelles dont douze orales et quatre nasales.

a. Les voyelles sont dites orales quand le souffle qui les produit s'6chappe uniquement par la

bouche. (GREVISSE, M., idem). Ce sont les suivantes :

NO Son Exemple

01 laI patte [pat]

02 [o] ou [a:] Pite [pqt] ou [pa:t ]

03 lel manger [m67e]

04 lel premier [pRqmje]

05 leI f€te lfet ]

06 til si [si ]

07 lol pot [pe]

08 [)] bonne [b:n ]
09 lal pneu [png]

10 lel peur [peR]
11 luI fou [fu]

12 tvI bru[bRy]

b. Les voyelles sont dites nasa/es quand le souffle qui les produit s'6chappe par le nez et par

la bouche d la fois.

.T

I
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NO Son Exemple

1 taI tante [tE:t ]

2 t5I son [$fl

3 r4 matin [matfl

4 tcl emprunt [apR€]

B. Les consonnes

Les consonnes sont des bruits de frottement ou d'explosion produits par le souffle qui,

portant ou non les vibrations des cordes, rencontre dans la bouche divers obstacles r6sultant

de la fermeture du resserrement des organes (GREVISSE, M., lbidem:13). La langue

frangaise compte dix-sept consonnes dont quatorze orales et trois nasales, distingu6es

d'aprds la voie d'6chappement du souff(e. (GREVISSE, M., idem).

a) Les consonnes orales

NO Son Exemple
01 tbl banane lbanan I
02 tdl deux [dol
03 tfl feuille [feil
04 tgl oant lqil
05 tkl piquant tpikil
06 II poule [pul]
07 tpl pas [Ba]
08 tRl rime lRiml
09 Isl savon I saw I
10 Iil table [tabl]
11 Ivl cave lkavl
12 lzl crise lkrizl
13

tvt juser W?"1
14 rjl chou Iiu I

b) Les consonnes nasa/es

NO Son Exemple
1 lml maman [pamil
2 Inl ananas [ananal
3 lnl paqne [pan I

N.B : A la liste des consonnes s'ajoutent les sons Ig] et ttl ] que l'on trouve dans des mots

6trangers constituant des n6ologismes de mot en frangais.

I
a
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Ex : Parking [paRkia ]

Match tmatl l

C.Les semi-voyelles ou sem i-consonnes

La langue frangaise compte trois semi-voyelles ou semi-consonnes. Les voici :

NO Son Appellation Exemple

I tiI yod Papier [papje ]

2 lqI u6 tuer [tye]

3 lwI ou6 oiseau [wazo ]

1.2.1.1.2.2. LES StcNES
A. L'alphabet

La langue 6crite note les sons du frangais au moyen de vingt-six lettres, dont l'ensemble

constitue l'alphabet, (GREVISSE, M., ibidem:15). La science qui s'en occupe s'appelle la

raphologie.

D'aprds la graphie, on distingue les lettres majuscules ou capitales (A, B, C, D, E, F, G,
' H, l, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,Y,Z) et les lettres miniscules

. (b,c,d,f,g,h, j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z).

. Quant d l'articulation ou la prononciation, on distingue vingt lettres -consonnes
(b,c,d,f,g,h,,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w,x,*,2) et six lettres -voyelles(a,e,i,o,u,y).(GREVISSE, M.,

ldem) ''-
- B. Les signes orthographiques

Les cinq signes orthographiques utilis6s en frangais sont les suivants :

. I 
a. Les accents

On en distingue trois sortes :

1o. L'accenl aigu (,) : se place essentiellement sur la voyelle e.

Ex: cl6, cafQ, 6ldve, ais6ment

2'. L'accenl grave ( \ ) : se place sur les voyelles e, a et u

. Ex: d, gd, ld, mdre, palmarQs, these,g
3'. L'accenl circonflexe (") : se place sur toutes les voyelles, except6 y.

- Ex: Ame, fQte, ile, dipl6me, d0

I
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b. Le tr6ma ( " ) : se met sur les voyelles e, i, u pour indiquer que, dans la prononciation, elles

se s6parent de la voyelle qui les pr6cdde ou qui les suit.

. Ex: aigu6, hajr, contigujt6, EsaU

c. La c6dille : se place sous le c devant a, o, u pour indiquer que ce c doit se prononcer [s] et

non [k].

Ex. commergant, legon, regu

d. L'apostrophe (') : se place en haut et d droite d'une consonne pour marquer l'6lision de a,

e, i.

Ex : I'arme, d'abord, l'idole, aujourd'hui, s'il vient...

e. Le trait d'union (-), sans vouloir se confondre au tiret, sert d lier plusieurs mots (mots

compos6s) ou d s6parer des syllabes si le mot n'est pas achev6 sur la ligne et qu'il doit

continuer sur la ligne suivante.

Ex: arc-en-ciel, garde-malade, gobe-mouches, gratte-ciel, bouche-trou, anti-

constitutionnellement. (GREVISSE, M., ibidem :1 5-16).

' * 1.2.1.1.2.3. LA PRONONCIATTON
Par definition, la prononciation, c'est la manidre d'articuler les mots. (GREVISSE, M.,

: 
lbidem :17). Donc prononciation est synonyme d'articulation.

A. L'accent d'intensit6 ou accent tonique

L'accent d'intensit6 ou accent tonique consiste dans un appui particulier de la voix

sur une des syllabes d'un mot ou d'un groupe de mots. ll fait partie des prosoddmes dont

s'occupe la prosodie. ll n'est pas alors d confondre aux accents, signes orthographiques.

. Les syllabes frapp6es de l'accent d'intensit6 sont toniques, les autres qui n'en sont pas

frapp6es sont afones.
a' 

Ex : Enfant------7 en -fint : en - (syllabe atone), -fant (syllabe tonique).

Entreprise 

- 

en -tre-prdse : en-,-!re-, - se (syllabes atones), - pti - (syllabe tonique).

La syllabe qui precede imm6diatement la syllabe tonique est dite pr[tonique et celle qui

la suit imm6diatement est dite posttonique.

Ex : Enfant---------z en - fant )en- (syllabe protonique).

Entreprise 
----7 

en - tre - pri - se) - tre -(syllabe protonique), - se (syllabe posttonique).

I
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On distingue l'accent de mot (celui qui compte dans un mot isol6), I'accent de groupe

(celui qui compte pour tout un groupe de mots).

Ex : - Verite

- Un grand bruit d'homm (e)/et de chevagx/avait succeg!€/au silenc(e).

N.B : L'accent d'intensit6 doit 6tre distingu6 de l'accent d'insistance qui affecte telle ou telle

autre syllabe prononc6e avec une 6nergie particulidre

Ex : C'est detestable!

C'est un spectacle 6pouvantable!

N'oubliez pas l'importance du surmoi chez Freud!

Outre l'accent d'intensit6, on peut citer parmi les prosoddmes : le ton, l'intonation, la

pause, la dur6e, le rythme, etc,

(GREVISSE, M, ibidem :17-18)

B. La liaison

Une consonne finale, muette devant un mot isol6, se prononce, dans certains cas,

devant la voyelle ou l'h muet initial du mot suivant, et s'appuie m6me si intimement sur ce mot

que, pour l'oreille, elle fait corps avec lui plutot qu'avec le mot auquel elle appartient : c'est ce

qui s'appelle faire une liaison. (GREVISSE,M.ldem :18). La liaison est donc I'action de joindre,

en parlant, la dernidre lettre d'un mot au mot suivant.
r\

Ex: Sans brdre [sSaRdR].1\
Petit hbmme [petibm].

Certaines consonnes changent de prononciatioqdans les Iiaisons :

s et x se prononcent [Z] 
' 
pr$a pas [pazapa] ; oeu( r,tr.", [dQzrm]

d se prononce [t] , nrrnJlrrort [gRatef ):R] ;

g se prononce [k] , ,rnfl., eau [sikeol
(GREVISSE,M., idem)

C. L'6lision

L'6lision est la suppression, dans la prononciation, d'une des voyelles a, e, idevant un

mot commengant par une voyelle ou un h muet. Les 6lisions qui se font dans la prononciation

ne sont pas toujours marqu6es dans l'6criture. Quand elles le sont, la voyelle 6lidee est

remplac6e par une apostrophe.

(GREVISSE, M, lbidem :1 8-1 9).

I



Ex: Faibl{lscorte
n

ll a presquei 6chou6.

L'or

D'abord

L'heure

S'il t'apergoit, fuis-le.

1.2.1.1.2.4. LES MOTS
Les mots du frangais peuvent 6tre rang6s en neuf cat6gories ou parties du discours.

A. Les mots variables

Cinq espdces de mots sont variables :

a. Le nom ou substantif, qui sert d d6signer, d < nommer > les 6tres, les choses, les id6es.

(GREVISSE, M., lbidem :20).

Ex: Homme

' Porc

, ' T6l6vision:. 
IlJ,,n,"

i ! TrouPeau

Arc-en-ciel

b. L'article, qui se met devant un nom pour en marquer un sens compldtement ou

incompldtement d6termine. (GREVISSE, M., idem).

Ex: Le gargon

La pile

Je vais aux Etats-Unis.

Les enfants viennent du village et des Antilles.

Nous buvons du th6 et mangeons des 6pinards.

Un enfant

Une maison

Des 6ldves attendent le prefet.

c. L'adjectif, qui se joint au nom pour le qualifier ou pour le d6terminer. (cRrvtssE, M., idem).

Ex : Une femme intellioente.

I
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Son cahier se perd.

Fais*moi ce pagne.

Quel enseignant cherches-tu ?

Quelle chance!

Je parlais des hommes, lesquels hommes nous ont injuri6s.

Nous avons vu deux filles.

Tu voyais quelques 6ldves.

d. Le pronom qui, en g6n6ral, repr6sente un nom, un adjectif, une id6e, une proposition.

(GREVISSE, M., idem). Le pronom sert alors d remplacer.

Ex : lls furent contents.

Nos enfants ne connaissent pas ceux -ld.
Ces chemises sont les nOtres.

Que te demande-t-on ?

Les objets dont je parle fascinent nos parents.

Personne n'a pay6 son plat.

e. Le verbe, qui exprime, soit l'action faite ou subie par Ie sujet, soit

l'existence ou l'6tat du sujet, soit I'union de l'attribut au sujet.

(GREVISSE, M., idem).

Ex: Kakule manqe la banane.

La banane est manq6e par Kakule.

Dieu existe.

Notre pr6fet est malade.

B. Les mots invariables

Quatre espdces de mots sont invariables.

a. L'adverbe, que l'on joint d un verbe, d un adjectif ou d un autre adverbe pour en modifier le

sens. (GREVISSE, M., lbidem :21).

Ex: Jean travaille bien.

Cet 6ldve fut tres impoli.

Nous marchons si lentement.

b. La pr6position, qui sert ordinairement d introduire un compl6ment, qu'elle unit par un

rapport d6termin6, a un mot complete. Donc la pr6position marque un rapport entre le mot

devant lequel elle est plac6e et un autre mot. (GREVISSE,M., idem).

I
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Ex : Elle est all6e d Rutshuru. (Rapport de lieu)

Mobutu regnait depuis mil neuf cent soixante-cinq. (Rapport de temps)

Le jardin de mon voisin. (Rapport d'appartenance)

Font partie de la categorie des pr6positions les pr6sentatifs voici et voild.

(GREVISSE, M.,idem).

Ex : Voici les bandits de ce quartier.

Voil2r ce qu'ils disaient.

c. La conjonction, qui sert d joindre et d mettre en rapport, soit deux propositions (de m6me

nature ou de nature diff6rente), soit deux mots de m6me fonction dans une proposition. Donc,

la conjonction unit deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. (GREVISSE,M.,

lbidem).

Ex : Ruth viendra lorsque Jodl sera ld.

Blaise et Marcelline chantent.

d. L'interjection, qui marque l'irruption dans le discours d'une sensation ou d'un sentiment

- personnel exprim6e avec vivacit6. (GREVISSE, M.,idem).
* Ex:Ah, vous arrivez!

:ffi
1.2.1.L3. NOTIONS SUR LA CONJUGATSON EN FRAN9AIS

La conjugaison est I'action de conjuguer un verbe. C'est aussi l'ensemble des formes

que prennent les verbes selon les personnes, les temps, les modes, les voix, etc.

(LAROUSSE,2008 :237).

. , Quant a BESCHERELLE, la conjugaison est le tableau des diff6rentes terminaisons d'un

verbe, distribu6es en modes, temps, nombres et personnes. (BESCHERELLE,1997 :112).

1.2.1.1.3.1. LES GROUPES DES VERBES
ll existe, en frangais, quatre groupes des verbes, distingu6s d'aprds les d6sinences ou

- terminaisons - gI, - ir ,- oir, et - re de l'infinitif pr6sent.

Ex : - Manger (1e' groupe);

- il:ff:,::::[ir6sent 
en-rssant(2"- sroupe) ;

- Lire (4" groupe).

I
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1.2.1.1.3.2. LES FORMES DU VERBE. 
A. STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE

Dans une forme verbale frangaise, on distingue g6n6ralement le radical et la
' d6sinence (ou terminaison).(GREVISSE ,M. ,Op.cit :137).

F.Y.- (S) + Rad +D6s. lci, comme l'indiquent les parenthdses, le sujet est un 6l6ment

supp16mentaire.

EX : Je mange 

- 

jg + manq + e
S Rad Des

Lorsque le verbe est conjugu6 d l'imp6ratif, le sujet n'est pas exprim6.

EX : Mange ---72 * * n}?fo * 
r:,

a. LE RADICAL

1' PRESENTATION

Le radical, g6n6ralement invariable, exprime l'id6e fondamentale du verbe

(GREVISSE, M., idem). Le radical est l'6l6ment essentiel de toute forme verbale. C'est autour

. du radical que se groupent les autres 6l6ments ; il renferme le sens premier du verbe qui est le

* thdme verbal ou la base verbale. Cette partie de la forme verbale est la racine qui, en

principe, ne change pas. Donc, le radical est le porteur du sens que le verbe garde d travers

" toutes ses formes,

Ex : Aimer -------7 aim - er
* ., Rad

Finir .- fin- ir
Rad- Apercevoir ---- apercev - oir

Rad

. , 
2'STRUCTURE OU FORME DU RADICAL

De par sa structure ou sa forme, le radical peut 6tre monosyllabique, dissyllabique ou

polysyllabique.

a) Le radical monosyllabique, c'est le radical form6 d'une seule syllabe.

Ex : Aimer ----- aim - er
Rad

Finir -- fin - ir
Rad

Vouloir 

--Voul 
- oir

Rad

Boire 

- 
boi- re
Rad.

I
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b) Le radical dissyllabique, c'est le radical form6 de deux syllabes.

Ex : D6poset -------z d6 - pos - er
Rad.

D6finir----:z- de=- fin - ir
Rad.

Percevoir-----=- per - cev - oir
Rad.

Elire-----=-6-li-re
Rad

c) Le radical polysyllabique, c'est le radical form6 de plusieurs syllabes, soit plus de deux

syllabes.

Ex : Rar6fier ,z ra - 16 - fi - er
Rad

B6n6ficier- b6 - n6 - fi- ci - er. R-
Apercevoit 7z a - per- cev - oir' ./ Rad

Reconnaitte.- re - con - nait - re
'/ Rrd

. b. LA DESTNENCE OU TERMINAISON

,"*,,:1,:;,"ffi ff1:::ff""ff ::fi ff ::.',"ff"",:::lkHl,::ff :::""',:"
. temps. Elle sert aussi d distinguer les groupes des verbes (verbes en -er, - [, - oir et td.

Ex : Chantet---7 je chante4e chantalg/ nous chantimes/qu'ils chantassent

D6finir --- il definissaiUil definjlqu'il d6finigge/tu definiralg
- Recevqir- je regusivous regOtes/qu'ils regussenUregois

Lire 
--= 

lisons/tu liras/il lq_Uvous lirjez/qu'ils lussent

Le nombre des finales est si grand qu'il est difficile d'en 6tablir une liste exhaustive.
I B. LES NOMBRES

Le verbe varie en nombre, c'est-d-dire suivant que le sujet est au singulier ou au pluriel

(GREVISSE, M., idem).

Ex: J'aime/Nous aimons les parents.

. Tu d6moljsA/ous d6molissez la maison.

ll vqlllls voien! les v6hicules.
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C. LES PERSONNES

Le verbe varie aussi en personne, c'est-d-dire suivant que le sujet d6signe;

1) La personne ou les personnes qui parlent (premiere personne) :

Ex : Je travaille/NogE travaillons.

2) La personne ou les personnes d qui l'on parle (deuxidme personne) :

Ex : Tu travaillg/ Vous travaillez

3) La personne ou les personnes de qui I'on parle, la chose ou les choses dont on parle

(troisieme personne) :

Ex : l! travaille/lls travaillent (GREVISSE, M., ldem).

D. LES VOIX

a. oErtrutrtor.t

On appelle voix les formes que prend le verbe pour exprimer le r6le du sujet dans

l'action, le sens du d6roulement de l'action. (GREVISSE, M, ibidem, P. 138).

- b. SORTES DE VOIX (GREVISSE, M, idem)

' On distingue deux sortes de voix : la voix active et la voix passive.

1o La voix active

. La voix active est celle qui indique que le sujet fait l'action ; celle-ci est consideree a

- partir de l'agent qui la d6clenche. Elle est alors exprim6e par un verbe actif.

Ex : - Le chien conduit l'aveuqle.
Gr-g Vl"L Gr. C.O.D.

Jean aime nos parents.
S. V. act. Gr. C.O.D.

2) La voix passive

La voix passive est celle qui indique que le sujet subit l'action ; celle-ci est consider6e d' ' partir de l'6tre ou de l'objet qui l'6prouve. Elle est alors exprim6e par un verbe passif.

Dans cette transformation, Ie verbe passif se pr6sente sous une forme compos6e dans

laquelle on joint au verbe 6fre conjugu6 au temps et mode pr6vus, le participe pass6 du verbe

actif initial. Le compl6ment d'agent est introduit ici par la proposition par ou de :

- Ex : - Le chien conduit l'aveugle. (voix active)
Gr-a Vl"t Gr. C.O.D.

-------7 L'aveuqle est conduit par le chien (voix passive)- 
Gr. S V.oass CA

- Jean aime nos parents (voix active) ------ Nos parents sont aim6s de Jean (voix passive)
v. act. Gr. C.O.D Gr. S v. pass. C. A.
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Remarques:
1 

il :::I, :":f::: J:fi ,:::: :::,:", il.HJ:iTr :: .:il;l:;::ff 
a n s a

Ex : On attrape le voleur (voix active) -------- Le voleur est attrap6 + $ (voix passive)
S V. act Gr. C.O.D. Gr. S. V. pass.

2. On peut distinguer aussi la voix r6fl6chie ou pronominale qui indique que l'action faite

par le sujet se r6fl6chit, se passe ou revient sur lui. C'est seulement un cas particulier

de la voix active.

Ex : Je me lave (voix pronominale ou r6fl6chie).
S. C.O,D. V.

3. Les verbes intransitifs ne peuvent pas se mettre au passif.

Ex : Nous viendrons (voix active)"-'-'--- (D (voix passive)
S. v. intr.

4. Les verbes transitifs indirects ne peuvent pas se mettre au passif. Cependanl, obdir,

desob€ir el pardonner se mettent au passif.

, = * Ex :- l! a succ6d6 d son pdre (voix activ e)- @ (voix passive)
S. V. tr. ind. Gr. C.O.l.

: rcuffil / Sgif aux autorit6s (voix active)

-- Les autorit6s sont ob6ies/d6sobeies par Pierre. (voix passive)
Gr. V. pass. V. pass. C.A.

On vous pardonnera (voix active)-------- Vous serez pardonn6s (voix passive)
S. C.O.l . V. tr lnd. S V. pass.

5. Les verbes pronominaux ne peuvent pas se mettre au passif.

Ex : ll se vante (voix active) -z @ (voix passive)
S. V. Pron.

E. LES TEMPS

a. oErtuttott
Les temps sont des formes que prend le verbe pour indiquer d quel moment de la

- dur6e on situe le fait (l'action) dans l'une des trois 6poques : pr6sent, pass6, futur.

. (GREVISSE, M., ibidem :140)

Pass6 Pr6sent Futur

I
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b. LES DIFFERENTS TEMPS

b.1. Par rapport au moment pr6sent :

1o Pendant:
, Le temps pr6sent :

Ex : Je chante en classe.

Vous finissez votre tdche.

Felix regoit ses amis.

Nous prenons nos cahiers.

2'Avant
. L'imparfait

Ex : Je chantais en classe.

Vous finissiez votre tdche.

F6lix recevait ses amis.

- Nous prenions nos cahiers.
o r Le pass6 simple

Ex . Je chantai en classe.

' Vous finites votre t6che.

Felix regut ses amis.

Nous primes nos cahiers.

- . Le pass6 compos6

Ex : J'ai chant6 en classe.

Vous avez fini votre tdche.

, Felix a regu ses amis.

Nous avons pris nos cahiers.

'' 1o':: ,,,,, simpre :

Ex : Je chanterai en classe.
\r/ous finirez votre tdche.

F6lix recevra ses amis.

Nous prendrons nos cahiers.
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r Le futur ant6rieur (apres le moment pr6sent, mais action termin6e avant tel moment d

venir) :

Ex : J'aurai chant6 avant son d6part.

,orc UrOali1j votre tAche une heure avant que je n'arrive.

F6lix aura recu ses amis le matin.

Nous aurons pris nos cahiers pr6c6demment.

b.2. Par rapport i tel moment du pass6 :

'' 1'"1: pass6 ant6rieur:

Ex : J'eus chant6 avant son d6part.

Vous e0tes fini votre t6che une heure avant que je n'arrive.

F6lix eOt regu ses amis le matin.

)'[ ffiffi;il:t'"rs 
Pr6c6demment

- Ex : J'avais chante avant son d6part.

' Vous aviez fini votre tAche une heure avant que je n'arrive.

F6lix avait recu ses amis le matin.

' Nous avions pris nos cahiers pr6cedemment.

2" Aprds :

. Le futur du pass6

- Ex : Je chanterais avant son d6part.

Vous finiriez votre tAche une heure avant que je n'arrive.

F6lix recevrait ses amis le matin.

' 
.*"11ff*,*,.,*:::::H:ji: ,:*, rnl,o,"n,du pass6, mais action termin6e avant

tel moment d venir) :

Ex : J'aurais chant6 avant son d6part.

,"* *r*lrt votre tAche une heure avant que je n'arrive.

F6lix aurait recu ses amis le matin.

. Nous aurions pris nos cahiers pr6c6demment.

Remarques:

r /"

I
tt
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Les formes du futur du pass6 et du futur ant6rieur du pass6 se confondent

respectivement avec celles du conditionnet pr6sent et du conditionnel pass6. Mais, quant

au sens, le futur du pass6 et le futur ant6rieur du pass6 n'ont rien du mode conditionnel'. elle a

d1clard qu'elle viendrait, n'est que la transcription au pass6 de : elle ddclare qu'elle viendra.

Ces formes du futur, qui servent d situer un fait dans le moment pass6 de la dur6e, ont donc

une valeur de temps.

(GREVISSE,M., lbidem .140, 187).

c. LES TEMPS SIMPLES

Les temps simples sont ceux dans lesquels le verbe ne pr6sente, i chaque personne,

qu'un seul mot.

lls se trouvent dans la conjugaison active, dans la conjugaison pronominale et dans la

conjugaison passive (uniquement au participe pass6 employ6 seul)

(GREVISSE, M., lbidem '.141).

Sont.temps simples le prdsent, le pass6 simple, l'imparfait, le futur simple, le futur du pass6 et

' le pafticipe pass6 employl seul.

Ex :- Je chante/ ll se lave / Tu sentis / Nous finissions / Vous recevrez i lls prendraient.

- Un enfant abandonn6.

d. LES TEMPS COMPOSES

Les temps compos6s sont ceux dans lesquels le participe pass6 (de forme simple) est

joint d diff6rentes formes des verbes avoir et 6fre. lls se trouvent dans la conjugaison active,

dans la conjugaison pronominale et dans la conjugaison passive d tous les temps, except6 le

participe pass6 employe seul). (GREVISSE, M., idem).

Sont,temps compos6s le pass6 compos6, le passd antdrieur, le plus-que-parfait, le futur

ant6rieur, el le futur ant6rieur du pass6.

Ex :- J'ai chant6/ J'eus senti / Nous avions fini / Vous aurez recu / lls auraient pris.

Remarque :

ll y a des temps surcomposris, dans lesquels le particlpe pass6 (de forme simple) est
joint d un temps compos6 du verbe avoir ou 6tre :

Ex : Lorsque j'ai eu parl6, il s'est retir6.

lls sont rest6s seuls quand nous avons 6t6 partis.

,
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E. L'ASPECT DU VERBE

A la notion de temps se rattache celle d'aspect. L'aspect du verbe est le caractdre de

l'action envisag6e dans son d6veloppement, c'est-d-dire dans la dur6e et dans les parties de

la dur6e, ou elle se d6roule. Les aspects se marquent souvent par des locutions verbales

form6es d'un auxiliaire d'aspecf et d'un infinitif.

(GREVISSE. M., idem).

Presentons de la manidre suivante les principaux aspects :

1'. Aspect instantan6 (action instantan6e) :

Ex : Un 6clair brille.

2o. Aspect duratif (action qui dure) :

P
Ex : Je suis en train de b6cher. a:: -^J -} ,L-l)
3o. Aspect incohatif ou ingressif (action qui commence).

Ex: ll s'endort.

4o. Aspect it6ratif

Ex : Les enfants manqent chaque matin.

5o. Aspect accompli (action achev6e) :

P
Ex : Je finis d'6crire. (--.,--- ^^l 

-l

Lt)
6o. Aspect imperfectif (action non achev6e) :

Ex: J'6crivais. I -

7o. Proximit6 soit dans le pass6, soit dans le futur : .
Ex : Je viens d'6crire /Je vais partir 

E | ]- _ ,

N.B : ll va de soi qu'un aspect donn6 peut se rencontrer d d'autres personnes, d d'autres

temps et d d'autres modes que ceux qu'on observe dans les exemples donn6s ci-dessous.

Ex : Nous 6tions en train de b6cher/ tu seras en train de b6cher / qu'il soit en train de b6cher.

(GREVISSE. M., lbidem :142).

I

!
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F. LES MODES

A. DEFINITION

Lesmodessontlesdiversesmanidresdeconcevoiretdepr6senterl,actionexprim6e

par le verbe, l,6tat ou l,existence du sujet. (GREVISSE. M', lbidem : 138).

b. CATEGoRIES DE MoDES (GREVISSE. M., lbidem:139, 181). .

on distingue les modes personn* et les modes impersonnels'

1o Les modes Personnels

llyaquatremodespersonnels,quiadmettentladistinctiondespersonnes
grammaticales.lls'agitdel'indicatif,dusubjonctif,duconditionneletdel'imp6ratif'

L'indicatif est le mode qui pr6sente le fait (l'action) comme reel (le)'

2o Les modes imPersonnels

tl y a trois modes impersonnels, qui n'admettent pas la distinction des personnes

grammaticales.lls,agitdel,infinitif,duparticipeetdug6rondif.

1.2.1.2. LE KINYANGA

1.2.'1.2.1. BREF HISTORIQUE ET SITUATION

L',historique du kinyanga est li6 i l'histoire du peuplB qui le parle' En effet' les Nyanga ou

Banyangasontunpeuplequihabiteaujourd,huienR6publiqueDemocratiqueduCongo,mais

qui est venu de Toro en ouganda. ll s'agit d'un peuple partageant un ancetre commun avec

res Nande et res Hunde. De reur migration de louganda vers ta Repubrique D6mocratique du

congo,lesNande,lesHundeetlesNyangasesontempar6sdesdomainesfonciersqu'ils

occupent respectivement. Aussi, res Nande se sont-irs retrouv6s dans res Territoires de Lubero

etdeBeni;lesHunde,dansceuxdeMasisietdeRutshuru;lesNyanga,dansceluide
Walikale.

VerslgS0,KahomboMATEENEdisaitquelenyangaetaitparl6parenviron.quarante

mille personnes qui r6sidaient dans la zone de Walikale, dans la r6gion du Kivu (Nord), en

Republique du Zalre. (MATEENE' K'' 1980 : 14)'

Cederniertemps,lasituationachang6etlekinyangaestparl6parenvirondeuxcent
cinquantemillepersonnes'(Source:RapportduBureaudel'Etat-CivilduTerritoirede
Walikale,2000).

,

{
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ll est class6 par Malcolm GUTHRIE dans la zone D, avec la cote D43. M.A. BRYAN le

classe dans le sous-groupe Lega (D25) et le sous-groupe Nande d la fois. Disons qu'il est

born6 au Nord par le Nande ; au Sud, par le Tembo et le Lega ; d l'Est, par le Hunde ; d

l'Ouest, par le Kumu ;voir la carte ci-jointe. (MATEENE, K., ldem).

B0KULA M. et al. affirment que le kinyanga est une tangue bantu de la zone linguistique

D avec le kiguha, le kizula, le kufulero, le kihavu, le ukusu, le kitembo, le kih6mb6, etc. Le

code du kinyanga est de D25 pour signifier que D : langue bantu de la zone D et 25: est

vingt-cinquidme du groupe. (BOKULA, M. et al., 1983 :34).

.T
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triangle vocalique.

i
\\
\

\
\

* Ex: ! :ik6so (frapper)

1 "' deg16 d'aperture buccale

2d degre d'aperture buccale

3e degr6 d'aperture buccale

4d degr6 d'aperture buccale

q : nsUU (elephant)
i : nklma (singe)

u : kis0 (feuille)

e : mwpmbe (nez)

o : mpongo (anguille)

a : kasha (feu)

&. u"" consonnes

Le kinyanga compte dix-huit consonnes. Le tableau suivant nous pr6sente la situation

consonantique du kinyanga.

NO Son Exemple
01 tbt mbibi (chien)
02 IdI nddro (lit)
03 I f I furu (four)
04 tgl nqoru (goitre)
05 thl hdno (ici)

06 tk I keto (boue)
07 I ml m6no (dents)
08 Inl nandi (aiouille)
09 lpl B6mpi (pompe)

'l

27

1.2.1.2.2. EIETUIEruTS DE LA LANGUE NYANGA
Dans les lignes qui suivent, nous ne pr6sentons que des notions sur ces 6l6ments.

1.2.1.2.2.1. LES SONS
Hormis les phondmes complexes, le kinyanga compte au total vingt-sept sons,

A. Les voyelles

Le kinyanga compte sept voyelles qui se pr6sentent de la'manidre suivante dans le

rl

/
/

u

/
/

/

I
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10 tr I rUsi (rividre)
11 lsl kis0 (feuille)
12 tI ote (salive)
't3 lv I boba I vova l, champiqnon
14 tJ ishwd I ilwa ], champ
15 I chuo I tJuo l, pavs
16 lnl inye [in e], qui ?
17 lnl nooi [noi]. l6ooard
18 niSri (buffle)

N.B : - Le signe b se r6alise Iy ]. (KADIMA, M., 1965 :102)

Ex : ibibe Iiyive], sangloter

En kinyanga, les phondmes [d], I g ], I p] et Ij ] n'apparaissent que dans un complexe d

nasale, sauf dans les emprunts. (SAMBUKERE, M.,2007 : 30)

Ex: [d] : jndondo (devinette)

[g] : ngoma (tambour)

lpl : mpfl (testicule)

Ij]:kabonia (comedie)

, * Mais:-p6mpi (pompe)

- ,. 
- dakika (minute)

C. Les s6mi-voyelles ou s6mi-consonnes

Le kinyanga compte deux s6mi-voyelles. Les voici :

[y], dans mydka [mya :ka] 

- 

mi-dka (ann6es)

[w], dans bw6nge [bwe :r1e] bu-6nge (intelligence)

, 
D. Les phondmes supra-segmentaux (EMEDI, O., 2009-2010:34)

Ces phonemes se manifestent par les tons. ll en existe quatre, repartis en deux

cat6gories.

a. Les tons simples

1' Le ton haut: le ton haut (/) consiste d 6lever la voix d l'endroit ou est plac6 le signe [/]

_ Ex: Nkoko (poule, coq)

lre6 (cruche)

' Mpli (testicule)

Ur6s6 (cache-sexe)

I

ril
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2" Le ton bas: le ton bas (\) est symbolis6 par l'absence de signe sur la voyelle, c'est-d-dire en

lisant, la voix reste sur une m6me m6lodie symbolique.

Ex : Nkushu (perroquet)

Mwea (personne)

loro (allonger)

maq (boisson, bidre)

Kera (houe)

b. Les tons compos6s

1" Le ton montant (v ) est obtenu par combinaison du ton bas (\) et du ton haut (/) :

(\)+(/)=(v).

Ex: Mwdna (enfant) mtr-6na

Mwerj (mois, lune) ,, mu-eri

Meno (dents) md-ino

Mombo (bras) .= mo-ombo

- K[si (d la rividre) ku - 0si
* 2o Le ton descendanf (^) nait du croisement du ton haut (/) et du ton bas (\) : (/) + (1)= (n).

Ex : HAnsi (par terre) ---- h6-dnsi 7-,

: Bdrisa (ils/elles mangeronl)-------z b6-drisa

1.2.1.2.2.2. LES STGNES
A. L'alphabet

La langue 6crite note les sons du kinyanga au moyen de vingt-deux lettres dont

l'ensemble constitue l'alphabet.

. , Comme en frangais, on distingue, d'aprds la graphie, les lettres majuscules ou

capitales (A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,Y) et les lettres minuscules (a,b,c,d,

e,f,g,h, i, j,k,m,n,o,p,r,s,t,u,v,w,y).

On distingue aussi, quant a l'articulation ou la prononciation, dix-sept 'lettres-

consonnes (b,c,d,f,g,h,j,k,m,n,p,r,s,t,v,w,y) et cinq lettres-voyelles (a,e,i,o,u).

' B. Les signes orthographiques

Les deux types de signes orthographiques utilises en kinyanga sont les suivants :

,
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a. Les signes marquant Ies tons : On en distingue, comme on vient de le dire

pr6c6demment, quatre : (\), pour le ton bas ; (/) , pour le ton haut ; (v), pour le ton montant ; et

(n), pour le ton descendant.

Ex:lomo (boire)

Nkima (singe)

Mwdmb6 (nez)

BAkamba (ils/elles injurieront).

b. Le trait d'union : ll est utilis6 uniquement pour couper un mot en syllabes.

Ex: Nyqmb5 (maison)--- nyq-mb6

Kik6i (objet, chose)- _- ki-ke-i

1.2.1.2.2.3. LA PRONONCTATION
La prononciation en kinyanga tient compte des 6l6ments, a savoir I'accent d'intensit6

et l'6lision.

En kinyanga, la liaison n'a pas lieu, car tous les mots sont termin6s par une voyelle.

'a

A. L'accent d'intensit6

ll n'existe pas d'accent de mot

d'insistance sont d'usage.

Ex : Mwea qmdho lUne sdlre personne).

Musira kik6iemunqmba! (ll n'y a rien dans la maison!).

B. L'6lision

En kinyanga, l'6lision ne se manifeste jamais par un signe dans la graphie

(l'apostrophe par exemple) ; elle est plutot sentie dans la prononciation seulement.
a\

Ex : Musike ima [musikqmS], un jeune
,.\
Ernuyir Lshere lemuydl5rel, le petit est vivant.

1.2.1.2.2.4. LES MOTS
Les mots du kinyanga peuvent 6tre rang6s en neuf cat6gories qui constituent les

parties du discours. Le kinyanga manque l'article.

A. Les mots variables

Quatre espdces de mots sont variables.

en kinyanga ; seuls l'accent de groupe et l'accent

T

I

I

!
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a. Le nom ou substantif, qui sert d d6signer, a < nommer > les 6tres, les choses, les id6es.

Ex: Mwina (enfant)

Rqbj (porte)

_ Kamang0 (gilette)

Buh6ro (paix)

Kashir6 (peu0

Le nom est constitu6 d'un prefixe nominal (PN) et d'un thdme nominal (TN). Dans

certains cas, il est accompagn6 d'un 6l6ment qui s'y joint en occupant la premidre position :

c'est l'augment (Augm).

Ex : Mukori (travailleur) ----- mu-k6.ti ; 6muk6rj
PN TN Augm

Bik6l (objets, choses)- bi - kei ;ebik5i
PN TN Augm

N.B : Le kinyanga est une des langues qui ont emprunt6 bon nombre de noms du swahili, du

frangais, etc.

- Ex:- Du swahili : kalamu --7 kar5mq (crayon, stylo).

Du frangais : corv6e ----- korofe (travail forc6 et b6n6vole).

b. L'adjectif se joint au nom pour le qualifier ou pour le d6terminer.
J

Ex. Emwedo mw6nqe (Cette personne-ld est intelliqente).
a,

Enyqmbd yani nkeke (Ma maison est petite).

c. Le pronom repr6sente un nom, une id6e, une proposition.

- Ex : - Mwindo mukoni ; uris6ngeh6 mpan6 (Mwindo est malade ; !l ne prend que de la bouillie)

Ebina bAnl b6nda ; babe basia (Mes enfants partent ; les tiens restent).

Ebuhoro! Tusond6bo (La paixl Cherchons-la).
' r - Ebasung0 bea b€m6! M0sib6ncho (Les Blancs sont mauvaislSachez-le)

d. Le verbe exprime soit I'action faite ou subie par le sujet, soit l'existence ou l'6tat du sujet

soit l'union de l'attribut au sujet.

Ex : - K6kuru urisdnge 6mbuya (Kakuru manqe la banane)

Echrio kibesi! (Que la terre soit!)

- Emuffk0 wdb6s6 muongore (L'esclave sera maladif).

t
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B. Les mots invariables

Cinq especes de mots sont invariables, en kinyanga;

a. L'adverbe se joint d un verbe, d un adjectif ou d un autre adverbe pour en modifier le sens.

Ex: -Ukor6nge shri (ll travaille bien).

.Emwina witq mw6nge nquru (Notre enfant est trds intelligent).

.Webdnge mp6mpo nqLlrLl (ll parle trds lentement).

b. La pr6position introduit un compl6ment qu'elle unit, par un rapport d6termin6, d un mot

complete. Elle joue le r6le de connectif.

Ex : - Nend6 ku Masisi (Je vais d Masisi).

Nit0k6nge ku Karonge (Je viens de Kalonge).

Uri m0nyqmba (ll est dans la maison).

- Ngoma yg Kombj (Tambour de Kombi).

- Wendd na Kubuya (ll part avec Kubuya).

c. La conjonction unit deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions de m6me

r nature ou de nature differente.
* Ex: - Muti6 n6 Kisai bdsimbdnge (Mutia et Kisai chantent)

- frrrrr4 ur6re ina 6mw6si uk6r6nge (Le guerisseur s'endort mais le forgeron travaille)

Nend6 bushwd nsira ngombe s6 mw6ru (Je parq parce que je ne suis pas v6tu de

blanc).

d. L'interjection marque l'irruption dans le discours d'une sensation ou d'un sentiment

- personnel exprim6s avec vivacit6.

Ex: Ongomul (Oh la la !), cri d'6tonnement

Nakw6 ! (Je meurs !), cri de regret

' I Sh6! (Helas !), expression d'6tonnement

e. L'onomatop6e, qui est un mot obtenu par imitation de certains cris d'animaux ou de

certains bruits d'instruments.

Ex:Tilil (bruit imitant la dur6e d'une marche)

Kokokoko (bruit du doigt frapp6 d la porte avant d'entrer)

Pipipipi (bruit imitant le klaxon d'un v6hicule)

Kokorioko (chant du coq). (SAMBUKERE, M., 2008 : 33)
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1.2.1.2.3. NOTIONS SUR LA CONJUGAISON EN KINYANGA

1.2.1.2.3.1. LES GROUPES DES VERBES
ll existe, en kinyanga, trois groupes des verbes, distingu6s d'aprds les finales -a, € et

-o de l'infinitif pr6sent.

Ex: - lrisa (manger)- lris-a
Fin

lfime (entrer) 

-iffr-e
Fin

iomo (boire) 

- 
iom-o

Fin

1.2.1.2.3.2. LES FORMES VERBALES
A. STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE

Dans une forme verbale nyanga, on distingue g6n6ralement le sujet, le pr6fixe verbal

(P,V.), le radical et la finale : F.V-.--(SlP.V+Rad+Fin

Ex: Naris5 (je mange) 

- 
Na- i[- sa
P.V Rad Fin

Parfois, la forme verbale nyanga peut contenir d'autres 6l6ments de plus ; citons par

exemple, le pr6radical (Prad), la postfinale (PF), l'6l6ment extensif (morphdme d6rivatif), etc.

Le pr6radical peut 6tre un infixe objet (1.O.), un infixe relatif (l.Re) ou un infixe reflechi (l.R).

:. L'infixe objet peut parfois se placer aprds la postfinale.

, Ex :- Nimubikirengibo (Je les lui appelle) -.----....= Ni - mu - bit<ir- e - lgl - b6
P.V. Prad. Rad. Fin. P.F. LO.

-Tusond6nange ()lous nous cherchons)-Tu -Sg!d - 6n - a - nqe
P.V. Prad. Rad. Fin. P.F.

_:J:J: ::ffiT :. -il I' ill',j :'#:t 
I a v i a n d e q u e t u m a n g e s )

P.V. M.T. Prad Rad. Fin. Prad Rad. Fin P F

Cependant, le pr6fixe verbal disparait lorsque le verbe est conjugu6 d la deuxidme' t 
personne du singulier de l'imp6ratif pr6sent. F.V.- o + Rad + Fin

Ex: Risd(mange) 

-a 
+r(s+A'

Rad. Fin

a. LE RADICAL

1' PRESENTATION

Le radical, g6n6ralement invariable, exprime l'id6e fondamentale du verbe. Le radical

est l'6l6ment essentiel de toute forme verbale. C'est autour de lui que se groupent les autres

6l6ments ; il renferme le sens premier du verbe et il forme la base verbale qui, en principe, ne
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change pas. Donc, le radical est le porteur du sens que le verbe garde d travers toutes ses

formes.

Ex : - ikora (travailler) 

- 
i- kdr - a

Rad.

- ikome (fixer) 

- 
i- kom - e

Rad.
- ikdso (frapper) 

- 
i- k6s -o

Rad.

2" STRUCTURE OU FORME DU RADICAL

De par sa structure ou sa forme, le radical peut 6tre monosyllabique, dissyllabique ou

polysyllabique (WABONDJA, M., Op.cit. :10)

a) Le radical monosyllabique, c'est le radical form6 d'une seule syllabe.

lkora (travailler) ------------zi -fdr - ,
Rad

iomo (boire) ---.-...-i - E**-o

b) Le radical dissyllabigue, c'est le radical form6 de deux syllabes.

Ex : ikurfka (rentrer, retourner) ----------z i - krj -rrit< - a,r> 
Rad

iobora (ouvrir) 

- 
i -_A= lgl - a

. lruhuka (se deposet).---.- | -tU_hUk - a
Rad

c) Le radical polysyllabique, c'est le radical form6 de plusieurs syllabes, soit plus de deux
- syllabes.

Ex : fkokobora (d6pecer) 

- 
i- ko-k6 - bor - a

Rad

' ' b. LA FINALE

La finale est la plupart des fois invariable. Parfois, elle est variable et elle marque des

modifications pour servir d'6l6ment de distinction de personne, de nombre, de mode et non de

temps. Toutefois, la finale sert d marquer davantage la distinction des groupes des verbes en

kinyanga : les verbes en -a, ceux en -e et ceux en -q.
Ex : ienda (aller, partir) 

- 
Twend6 (Nous partons, nous allons)/Tw€ndilPartons, allons)

End6 (Pars, va)/ Mw6nd[(Partez, allez).

- iomo (boire) 

- 
Twomo (Nous buvons)/ Twomu (Buvons).

I
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Omo (Bois)/Mwomu (Buvez).

'1

- ikime (entrer) 

-Twa$me 

(Nous entrons) / Tukimi(Entrons).

KirC (Entre) / Mnkimi(Entrez).

- lrisa (manger)- Twaris6 (Nous mangeons)/ Tririse (Mangeons).

Risd (Mange) / M0ris6 (Mangez).

En kinyanga, le nombre de finales est si negligeable qu'il est possible d'en etablir une

liste exhaustive.

c. LE PREFTXE VERBAL (P.V.)

Les pr6fixes verbaux ou participants sont des morphdmes qui repr6sentent les

premidres, les deuxidmes et les troisidmes personnes du singulier et du pluriel. Le prefixe

verbal (P.V), le prefixe pronominal (P.P.) et le prefileadjectival (P.A.) sont appel6s prefixes

d6pendants ou participants de classes ; d6pendants parce que leur forme est dict6e par le

prefixe nominal (P.N.) qui, lui, estlXg$nendant. Le pr6fixe verbal fait partie de la classe des

substituts (MATEENE, K., Op. cit :.+trY,1651.

Le P.V, le P.P. et le F.A. sont des pr.6fixes de-cFasSEs.

Ex: Nashim6 (j'aime) ; niris6nge (e suis en train de manger).

Usia (tu restes).

Bwira uris5nge (Bwira est en train de manger).

Bwira Wasja (Bwira reste).

T[ris6 (mangeons) ; twaris6 (nous mangeons).

M urf6 (vous transportez).

B6k616ng6 (ils/elles avaient travail16).

Le tableau ci-dessous pr6sente la situation des prefixes verbal, pronominal et adjectival

par rapport aux diff6rentes classes nominales existant en kinyanga. A l'exception des classes

15, 16, 17 et18, les autres classes fonctionnent par appariement au sein de ce systdme d dix-

huit classes: 1 -2;3-4;5 -6 ; 7- 8;9 -10 ', 11-10; 12-13; 14 - 6. (KIYANA, K., 2002'.146-

147).

ct. P.N. P.A. P.P. P.V. h't[:i'tp
01 MuJMw -

Mukori
Mu- /u -
mukiri

u-
0no

U_
us6mb6nqe

omu- '
t0m(sh6kiri

02 Ba-
Bak6ri

Ba-
bakiri

Ba-
bino

Ba-
b5s6mb6nq6

-bo
t0shakiribo

I
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03 MUJMw-
Muti

Mu-
mukiri

U-
0no

UJwa-
wOndIk6

-o
T0ke16o

04 Mi-
Miti

Mi-
mikir no

Ya-
vend0k5

-yo
T{ker6yo

05 Ri- /ko-
Rino

RaJku-
rAb6

Ri-/ku -
rino

RiJku -
ritenq6ng6

-ro/ -KO

TIku16ro

06 Ma-
M6no

A-
eb6

A-
6no

A-
6tenqing6

-o
T0ku16o

07 KiJch -
Klt0mbi

KiJch-
kihi

Ki-
kino

Ki-
kirangw5ng6

-kyo/-cho
t0shambu16cho

08 Bi-
Bit0mbi

Bi-
bihi

Bi-
bino

Bi-
bi16nqw5ng6

- byo
t0shambu16bvo

09 N-/M -
Noomb6

N-/M -
nihi no

t-
vabenquk6

-yo
t0rand6yq

10 N-/M _
Ngomb6

S-
sihiI

S -/N-
sino/nsi

S_
96bengUk6

-to
T0rand6to

11 U_
Ur6s6

Ru 4-- I nu - ru-
rwihi I r0no/ndu

Ru-
nru6benq(k6

-ro
Trirand6ro

12 Ka-
Kdna

Kaj
kakek6

KaJN-
k6no/nki

Ka-
k6r(s6ng6

-ko
t0hens6ko

13 Tu-
Trruina

Tu-
tukek6

Tu -/N-
t0no/ntu

Tu-
triris6nq6

-tu
trihens6to

14 Bu-
Rr rtete ra

Bu-
bukiri

Bu-
bilno

Bu-
bw6tuh6nd6

-bo
T(siniebo

15 t-
lkora

R./N-
Rino/ndi

R_
rAb,6

R-
16ruhvS

-ro
Rek6ro

16 Ha-
H6mufind6

He-
h5no

He-
hakek6

Ha-
h6ririrw6ng6

-ho
T0rikeho

17 Ku-
Kumufind6

Ku-
k(no

Ku-
kukek6

Ku-
kf ririrw6ng6

-ko
T0rik6ko

18 Mri -
M0mufind5

Mu-
m0no

Mu-
mukek6

Mu-
muririrw6nge

-m6
t0rikemo

Remarques

1. A la deuxidme personne du singulier de l'imp6ratif, le pr6fixe verbal n'est pas exprim6'

Ex: Risd (mange).
K[xe (entre).

Oriro (bois).
2. Le pr6fixe verbal de classe 15 (l-), appel6 aussi initiale, change en Ku- dans l'infinitif d infixe

r6fl6chi.

.{,

Ex :fkonda (blesser)- *. - i- kond - a
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B. LES NOMBRES

Le verbe varie en nombre, c'est-d-dire suivant que le sujet est au singulier ou au pluriel.

En kinyanga, cette variation se marque au niveau du pr6fixe verbal et non au niveau de la
finale.

Ex : NirisSnge (Je mange) / Turls6nge (Nous mangeons).

Uris6nge (ll mange) / B6ris6nge (lls mangent).

Uki,me (Tu entres)/ Mukim6 (Vous entrez).

Waki/me (ll entre) / Ba[me (lls entrent).

Noro 6mur({J'allonge la corde) / Tworo emqri'1ruous allongeons la corde).

\ryorO 6muri (Tu allonges la corde) / Tworo emqrf ltrlous allongeons la corde).

Toutefois, lorsque le verbe est conjugu6 d l'imp6ratif, la variation intervient d la fois au

niveau du prefixe verbal et au niveau de la finale quand il est d la premidre ou d la deuxidme

personne du pluriel alors qu'elle n'intervient qu'au niveau de la finale lorsque le verbe, sans

pr6fixe, est bel et bien conjugu6 d la deuxieme personne du singulier.

Ex: - lkora (travailler) : Trikore (Travaillons).

M0korg (Travaillez).

Kora (Travaille).

- lklrg (tomber) : Tnkir! (Tombons).

M0kir! (Tombez).

Kire (Tombe).

- lbqso (trouer) :T0bqsg (Trouons).

ICU,{.U firouez).
e*u',iror",., -'

C. LES PERSONNES

Le verbe varie aussi en personne, c'est-d-dire suivant que le sujet d6signe :

'1. La personne ou les personnes qui parlent (premidre personne)

Ex : Nikordnge (Je travaille).

Tukor6nge (Nous travaillons).

2. La personne ou les personnes d qui l'on parle (deuxieme personne).

Ex: 6ngo ukordnge (Toi, tu travailles).

Binq muk6r6nge (Vous, vous travaillez).

t
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3. La personne ou les personnes de qui I'on parle, la chose ou les choses dont on parle

(troisieme personne).

Ex : Ukor6nge (lyElle travaille).

B6ko16nge (l!g/Elles travaillent).

En kinyanga, cette variation se marque au niveau du pr6fixe verbal et non au niveau de

la finale. A la deuxidme personne du singulier et du pluriel, on place respectivement devant le

verbe les substituts personnels4Ongo el bdnu, signifiant respectivement toi el vous, si le verbe

est termin6 par la postfinale. -nge.
Ex: Nashim6 (J'aime).

Ushim6 (Tu aimes)/ 6nso ushim6nqe (Toi, tu aimes).

WashimS (ll/Elle aime).

Twashim6 (Nous aimons).

Mushima (Vous aimez)l Bdnu mushim6nge (Vous, vous aimez).

B6shima (lls/Elles aiment).

Cependant, lorsque le verbe est conjugu6 d l'infinitif, Ia variation intervient d la fois au

niveau du pr6fixe verbal et au niveau de la finale quand il est d la premidre ou d la deuxidme

personne du pluriel alors qu'elle n'intervient qu'au niveau de la finale lorsque le verbe, sans

. nr6fixe, est d la deuxidme personne du singulier. ,

- Ex : - ikorl (travailler) : T0kors (Travaillons).

M0kore (Travaillez).

- jkomg (fixer) : Tukom! (Fixons).

M[kom! (Fixez).

KomE (Fixe).

F6rg (frapper) : Tukasg (Frappons).

MIkasu (Frappez).

Kasg (Frappe).

- D. LES VOIX

a. DEFINITION

On appelle voix les formes que prend le verbe pour exprimer le rOle du sujet dans

I'action, le sens du d6roulement de l'action. (GREVISSE, M,, Op.cit:138).

I
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b. SORTES DE VOIX

On distingue, en kinyanga, deux sortes de voix : la voix active et la voix passive.

1o. La voix active

C'est la voix qui indique que le sujet fait l'action ; celle-ci est consideree d partir de

l'agent qui la d6clenche. Elle est alors exprim6e par un verbe actif.

Ex: Bindu wasok6 6mbuya (Bindu grille la banane).
S. V. act. C.O.D.

Bavomba warlsd ekitoru (Bayomba mange le fretin).
S. V. act. C.O.D.

Ensoka vakundo Kubuva (Le serpent mord Kubuya).
S. V. act. C.O.D.

2". La voix passive

C'est la voix qui indique que le sujet subit l'action ; celle-ci est consid6r6e dr partir de

l'6tre ou de l'objet qui l'6prouve. Elle est alors exprim6e par un verbe passif. La voix passive se

r6alise en rendant le compl6ment d'objet direct du verbe actif sujet du verbe passif et le sujet

- du verbe actif compl6ment d'agent du verbe passif. En kinyanga, ce verbe passif ne se

. pr6sente pas sous une forme compos6e, mais sous une forme simple marqu6e par le suffixe

passif conform6ment d la finale de l'infinitif du verbe actif correspondant. Le compl6ment

. d'agent est introduit par le genitif na signifiant par ou de : 
,' Ex : - Bindu wasok6 6mbuya (voix active).

- S v. act C.O.D.

Embuya yasok6nry6 nq Bindu (La banane est grill6e par Bindu : voix passive).
S v. pass, C.A.

- Bayomba war[s6 6kitoru (voix active).
S v. act C.O.D.

' ' 
- 

Ekitorq ch6riwS na Bavomba (Le fretin est mang6 par Bayomba : voix passive).s v.p.dr, c.A.

3- Ensoka vakundo K0buva (voix active).
S v. act C.O.D.

--- Kubuya wakundrinry6 n6nsoka (Kubuya est mordu par le serpent : voix passive).
S v.pd5 C.A.

Remarques

1. Lorsque le sujet du verbe actif est le substitut ba- signifiant on, celui-ci disparait dans la
phrase mise au passif ; la phrase reste alors d6pourvue d'un compl6ment d'agent.

Ex : Bdtinge emwibi (on attrape le voleur : voix active) : Ba - ting6 emwibi) s yA,-fiT

,
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& y-ed Q,Dfr.

-Emwibi 
watinqin /6 + Q (Le voleur est attrap6) : voix passive

S. V. pass.

2. On peut distinguer aussi en kinyanga la voix r6fl6chie ou pronominale, qui indique que

l'action faite par le sujet est r6fl6chie, se passe ou revient sur lui. C'est seulement un cas

particulier de la voix active.

Ex . Kwinoa (se blesser) : Nino6 (je me blesse) ---.--z 
Y-_r*-.*"="{voix 

prbnominale ou r6fl6chie).

3. Les verbes intransitifs peuvent se mettre au passif. Le correspondant actif de cette forme

grammaticale doit se conjuguer d n'importe quelle personne grammaticale ayant la valeur du

substitut ind6fini on. Formellement, il s'agit de la passivation qui est logiquement une

activation, car le sujet y fait l'action. Mais le verbe introduit une circonstance (lieu, manidre,

)

Ex:-Tusiy6kuKatwa(NousviendronsdKatwa/OnviendradKatwa:voixactive) ,+-fiiF
ku Katwa 

- 
Ku katwa kusiarwa (On viendra d Katwa : voix active).

c.c.L. C.C.L. V. pass. \trlant
V. act

- B6nddko b0no (lls y iront comme ga/ On y ira comme ga : voix active) : 86 - dnd6ko
buno\/5"'=Tfr''-. L[A' & \H'ntr= cc.[4.

' 
-Kw6ndw6 

buno (on y ira comme ga : voix active).

- V. pass,valant C,C.M.
V. act.

4. Les verbes transitifs indirects peuvent se mettre au passif.

Le correspondant actif de cette forme passive doit se conjuguer d n'importe quelle personne

grammaticale ayant la valeur du substitutif indefini. C'est la passivation formelle, une activation

logique.
.l

Ex : -Twamusas#e ebyb!bwe6 (Nous lui pardonnons ses fautes/On lui pardonne ses

fautes : voix active) : Twa - mu - sasir6 6bub[ bwde 

- 
Wasaslnru6 ebubi bw6e

s. l.o. v.tr.lil] ) > - 15
(ll est pardonn6 de ses fautes : voix passive) : Wa - saslnar5 gbgni bw56.

s. V. pass. {&.i rJ a-t,+
active):Mu-mu-nln[<5- Mumunjnk6 Nous lui donne/On lui donne : voix active) : Mu - mu - ni,nka2 s r.o \rfurdS. l.O. V.tf. ind.

---.--= Waninkw6 (On lui donne : voix active) : Wa - nlnkwd.) s. V. pass valant
V. act

5. Les verbes pronominaux ne peuvent pas se mettre au passif

Ex:Wtatdnge (ll se vante:voix active):Wa- j- tatdnqe- @ (voix passive).
s. Lo v. pron.

,(
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E. LES TEMPS

A. DEFINITION

Les temps sont des formes que prend le verbe pour indiquer d quel moment de la dur6e

on situe le fait (action) dans l'une des trois 6poques : pr6sent, pass6, futur (GREVISSE, M.,

ibidem : 140)

Pass6

I

Ex:

P16sent Futur

b. LES DIFFERENTS TEMPS

b.1. Par rapport au moment pr6sent

1o. Pendant

. Le temps pr6sent

EX : - Nasimbd /nisimb6nqe ino ntambi (Je chante en ce moment).

- Emwdna wakim6:/ ukim6nqi (L'enfant entre).

- 
--

- EOami b6m<1/bomonsi (Les rois boivent).

Le pass6 simple :

Ex:- Nas[mba 6sairwd (Je chantai la zaTroise).

- Emwina wa\[me (L'enfant entra).

- Ebdmi bOmo (Les rois burent).

Le pass6 compos6 :

Ndkusimb6 esairw6 (J'ai chant6 la zaTroise).

- Emwdna wdkukime (L'enfant est entr6).

- Ebami b5komo (Les rois ont bu).

2o. Aprds

. Le futur simple :

Ex : - Ndsimbdr 6sainr6 (Je chanterai la zairoise).
I- Emwina wekj4e (L'enfant entrera).

- Ebdmi bds6mo (Les rois boiront).

- Uk[risi (Tu manqeras).

. Le futur ant6rieur (apres le moment pr6sent, mais action termin6e avant tel moment d

venir).

Ex : - Ebdna bdrisa nti twamdt6ka (Les enfants mangeront lorsque nous auront pr6par6).

- MusGnda nti 6beni b6mekurtJka (Vous partirez des que les visiteurs seront rentr6s).

I

a
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b.2. Par rapport i tel moment du pass6

1o. Avant

. Le pass6 ant6rieur

Ex : - Warikia wamgS.ln_bA, w6nda (Dds qu'ileut chante, il partit).

parents dormirent).

. Le plus-que-parfait

- Ebfipa bdrikia b6mdrisa, ebabgti bekinde (Lorsque les enfants eurent manq6, les

Ex : - Muk6riwanIwakianga wf4!!g!g, namina (Lorsque mon 6pouse avait

accouch6, je dansai).

- Muki6nqd mumdkora, b6b6s6ng6 b6b0sabangd (Quand vous aviez travail16, on vous

16compensait).

2". Aprds :

. Le futur du pass6

Ex : - Mahamba w6ba mbu wdflli/was6rir6 R0mumba mydka ibi (Mahamba

d6clara qu'il pleurerait Lumumba pendant deux ans).

- Nabeseng6 namaslba ho mbu usOnda (J'avais dejd su qu'il partirait).

' Le futur ant6rieur du pass6 (apres tel moment du pass6, mais action achev6e avant

tel moment a venir).

Ex: - Nab6s6ng5 nihakdnge mbu ukwenddyo nti wamdslmba (Je croyais qu'il

aurait chant6 avant votre depart).

- Ebea b6beseng6 b6bdng6 mbu wah6i emwdnd0 ishe ntiwamdkwa (Les gens

d6claraient que le pere serait mort avant que le fils n'6puis6t l'h6ritage).

c. LES TEMPS S!MPLES

Les temps simples sont ceux dans lesquels le verbe ne pr6sente, d chaque personne,

qu'un seul mot. (GREVISSE, M., ibidem :141).

En kinyanga, ces temps se trouvent dans la conjugaison active, dans la conjugaison

pronominale, dans la conjugaison passive ; et cela d certains temps comme le pr6sent, le

pass6 simple, le pass6 compos6, le futur simple, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait, le futur

du pass6, le futur ant6rieur du pass6 et le participe pass6 employ6 seul.

Ex: - Nasimb6 (Je chante).

- Nesh[a (Je me lavai).

- Mwdna wasi6niv6 (Un enfant abandonn6).

,

I
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d. LES TEMPS COMPOSES

Les temps compos6s sont ceux dans lesquels le verbe pr6sente, d chaque personne,

deux mots, soit plus d'un mot. Ces temps se trouvent dans la conjugaison active, dans la

conjugaison pronominale, dans la conjugaison passive, et cela d certains temps comme

l'imparfait, le pass6 ant6rieur, {$iltle plus-que-parfait et le futur du pass6.

EX : - Nab6s6no6 nislmb6nqe (Je chantais).

- Warikia wamdsimba, w6nda (Dds qu'il eut chant6, il partit).

- Ukianod umdbrita, namyta (Lorsque tu avais accouch6, je dansai).

- Wakl6noS wamdhumbwa, w6nda (Lorsqu'il eut 6t6 battu, il partit).

- Waki6nq6 wam6sh0a, w6nda (Dds qu'il se fut lav6, il partit).

Remarque : Les temps surcompos6s n'existent pas en kinyanga.

e. L,ASPECT DU VERBE

A la notion de temps se rattache celle d'aspect. L'aspect du verbe est le caractdre de

. l'action envisag6e dans son d6veloppement, c'est-d-dire dans la dur6e et dans les parties de
' o la dur6e ou elle se d6roule. 1{"

Pr6sentons de la manidre suivante les principaux aspects :

, 1'. Aspect instantan6 (action instantan6e) : p

' Ex : Emur6byo wetd (L'6clair brille).

2o. Aspect duratif (l'action qui dure) :

Ex: Niris6nqe (Je suis en train de manqe0. i-t)

3'. Aspect incohatif ou ingressif (action qui commence) :

Ex:W6kind6 (ll s'endort). - P -

-

4'. Aspect it6ratif (action qui se repete) :

Ex : Ebina bar:isangakinsi mukom6kom6 (Les enfants manqent chaque matin).

5o. Aspect accompli (action achev6e) :

Ex : Nakjndd irisa (Je finis de manqerl--j- 
-6'. Aspect imperfectif (action non achev6e) :

" Ex : Nab6seng6 nikor6nqe (Je travaillais). r-r r I >
I

r
,
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7o. Proximit6 soit dans le pass6, soit dans !e futur :

Ex : Namdkora (Je viens de travailler) ; ndkora (je vais travailler).
P

F. LES MODES

a. oErtunolt
Les modes sont les diverses manidres de concevoir et de pr6senter l'action exprim6e

par le verbe, l'6tat ou I'existence du sujet.

(GREVISSE, M., ibidem : 138).

b. cATEGoRtES DE MoDES (cREVtssE, M,lbidemifi1139, 181).

On distingue les modes personnels et les modes impersonnels.

1o. Les modes personnels

ll y a quatre modes personnels, qui admettent la distinction des personnes

grammaticales. ll s'agit de l'indicatif, du subjonctif, du conditionnel et de l'imp6ratif.

L'indicatif est le mode qui pr6sente le fait (l'action) comme reel (le).

2o. Les modes impersonnels

ll y a trois modes impersonnels, qui n'admettent pas la distinction des personnes

grammaticales. ll s'agit de I'infinitif, du participe et du g6rondif.

1.2.2. T' ETU OE CO NFRONTATIVE
ll est difficile de parler d'une 6tude confrontative sans avoir abord6 l'6tude contrastive,

car, chronologiquement, cette dernidre pr6cede la premiere et, c'est d'elle qu'est n6e celle-ci.

L'6tude contrastive, confrontative ou comparative doit d'abord 6tre situ6e parmi d'autres

disciplines linguistiques d caractdre comparatif. Comme il s'agit d'une nouvelle orientation des

recherches typologiques, il nous est imperieux de faire un rappel historique de la typologie

linguistique jusqu'd sa reformulation en terme de linguistique compar6e typologique moderne

ou grammaire contrastive. (MBULAMOKO, M., 2008 - 2009 :1).

1.2.2.1. LES DEUX GRANDES DIRECTIONS DE LA COMPARAISON ET DE LA
CLASSIFICATION DES LANGUES DU MONDE

La comparaison et la classification des langues connaissent deux orientations : elles

peuvent 6tre soit historiques, g6n6tiques ou encore gen6alogiques ; soit typologiques ou

synchroniques.

I
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Pour Bernard POTTER, < la classification des langues peut se faire suivant deux

grandes directions :

- Une classification g6n6tique qui tient compte de l'origine commune de certaines

langues ;

- Une classification typologique oU sont consid6r6es les similitudes entre les langues

des points de vue phonetique, aussi bien morphologique ou syntaxique, sans tenir compte de

l'origine ou de l'histoire des 6l6ments observ6s ,. ( POTTIER, B., 1973: 531).

1.2.2.L 1. LA TUETHOOE H|STORICO-COMPARATIVE
La premiere forme de la linguistique scientifique a pris naissance au XlXe sidcle grdce

surtout aux progrds des recherches sur la comparaison gen6tique des langues (grammaire

compar6e) ainsi que sur leur 6volution (grammaire historique). On a pu ainsi confondre la

perspective de la grammaire compar6e et celle de la grammaire historique.

Toutefois, les deux perspectives, bien que m6thodologiquement distinctes, 6taient en

etroite interaction. La conjonction de deux perspectives a conduit d la constitution de la
m6thode historico-comparative. Les concepts de base 6taient et sont encore la parent6

g6n6tique et la reconstruction. Deux ou plusieurs langues sont apparent6es g6n6tiquement

quand elles proviennent de l'6volution d'une langue unique. Quant d la reconstruction, il s'agit

d'un proc6de utilis6 par les comparatistes qui consiste a il6duire, d partir des formes attest6es

d'une langue, des formes ant6rieures, non attest6es, dans le but des retrouver le prototype de

cette langue, par exemple le proto-indoeurop6en, le proto-bantu, etc.

Ce sont des indo-europ6anistes et des germanistes qui ont 6t6 les premiers d 6laborer

ces m6thodes. Les romanistes et, plus tard, les africanistes ont applique celles-ci d leur

domaine respectif. Toutes ces recherches ont conduit a la constitution des grammaires

compar6es :

- Grammaire compar6e des langues indo-europ6ennes ;

- Grammaire compar6e des langues germaniques ;

- Grammaire comparde des langues romanes ;

- Grammaire compar6e des langues africaines ;

- Grammaire compar6e des langues bantu, etc.
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Grammaires historiques :

- Grammaire historique du latin ;

- Grammaire historique du frangais, etc.

Aux grammaires compar6es g6n6tiques et aux grammaires historiques sont associ6es

des 6tudes sur l'histoire des langues comme l'histoire de la langue frangaise, l'histoire du

lingala, etc. (MBULAMOKO, M., 2008 - 2009 : 3).

1.2.2.1.2. L'ANALYSE CONTRASTIVE OU CONFRONTATIVE, REFORMULATION
DE LINGUISTIQUE TYPOLOGIQUE TRADITIONNELLE

Comme la grammaire compar6e d orientation historique, la typologie linguistique (ou

linguistique typologique) a vu, elle aussi, le jour au XlXe sidcle. Elle a 6volu6 d l'ombre de la

grammaire compar6e gen6tique. lci, cette 6volution est trac6e d la red6finition de la typologie

et des affinit6s typologiques comme l'6tude des analogies et des diff6rences structurelles entre

langues compar6es synchroniquement.

ll faut dire, d ce sujet, que la m6thode compar6e synchronique est apparue dans les

travaux de l'Ecole de Prague, dont les repr6sentants pratiquaient la < comparaison

analytique ) ou ( synchronique > qu'ils opposaient clairement i la <grammaire compar6e

historique ). (BOHUMIL, T., 1929; cit6 par MBULAMOKO, M., 19731 1978:25).

Quant i l'analyse contrastive ou diff6rentielle, elle,est n6e dans les ann6es 1950, aux

Etats-Unis d'Am6rique de la th6orie d'apprentissage et de la pratique des langues 6trangdres.

ll fallait, pour apprendre l'anglais aux populations am6rindiennes, d6crire au pr6alable les

contrastes et les diff6rences entre les langues en contact. ( WEINREICH, U., 1953; cit6 par

MBULAMOKO, M., ibidem: 24). L'analyse contrastive ou diff6rentielle a ete pr6sent6e comme

m6thode de linguistique appliqu6e.

Au total, l'analyse contrastive ou confrontative est la r6sultante de tous courants de

recherches et de pratiques :

1) La linguistique typologique telle que reformul6e par la linguistique moderne ;

2) La methode compar6e synchronique pratiqu6e par l'Ecole de Prague ;

3) La theorie de l'apprentissage et de la pratique des langues 6trangdres n6e aux

Etats-Unis d'Am6rique. (MBULAMOKO, M., 2008 - 2009 : 3).

.
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1.2.2.2. DES ANCIENNES TYPOLOGTES LINGUISTIQUES A LA LINGUISTIQUE
coMpAREe rvpolocreuE MoDERNE ou cRAMMAIRE coNTRASTTvE

La typologie linguistique, comme classification raisonn6e des langues en types selon

certains discriminants ou certaines caract6ristiques nait au XlX" sidcle et a 6t6 reformul6e

grAce aux apports du structuralisme et de la grammaire g6n6rative transformationnelle. Elle

constitue l'un des fondements de la grammaire contrastive ou confrontative. (MBULAMOKO,

M., 2008 - 2009 : 7).

1.2.2.2.1. PRINCIPALES TYPOLOGIES LINGUISTIQUES AU XX" sidcle
A. LES FRERES SCHLEGEL

L'6crivain romantique allemand August Wilhelm SCHLEGEL et son frdre, l'6crivain et

orientaliste Friedrich SCHLEGEL offrent pour la premiere fois, respectivement en 1808 et en

1818, une v6ritable classification typologique des langues, Dans la revue Athendum qu'ils ont

fond6e, ils presentent la classification suivante des langues en terme d'6volutionnisme :

a) Les langues monosyllabiques, sans combinaison des formes. Ces langues sont

consid6r6es comme les plus anciennes. Ex : Le chinois,

b) Les langues a affixes, celles-ci ont pour particularit6 d'associer aux radicaux des

6l6ments qui, pris isol6ment, renferment un sens complet.

( HAGEGE, C. ,1982 : 3-9; cit6 par MBULAMOKO, M., 2008-2009 : 7).

c) Les tangues d flexion, < les seules d avoir une v6g6tation abondante et f6conde, sont

consid6r6es comme les plus parfaites > ( HAGEGE, C., ldem)

A.W. SCHLEGEL divise en outre les langues d flexion en :

M., 2008-2009 :7).

B. LES CONTINUATEURS DES FRERES SCHLEGEL

Ces continuateurs sont Wilhelm Von HUMBOLDT et les grammairiens comparatistes de

l'ige postromantique : Franz BOPP, August SCHLEICHER, H. STEINTHAL, F.MISTEL et F.N.

FINK. Mais c'est surtout August SCHLEICHER, grammairien indo-europ6aniste qui, en 1861,

a popularis6 pour longtemps la tripartition en langues iso/anfes, agglutinantes et flexionnel/es.
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C'est dans le contexte de l'6volutionnisme de l'6poque querpour SCHLEICHER, les

langues humaines ont d0 prendre successivement les trois principales formes que fait

apparaitre une classification des langues fond6e sur leur structure interne ou typologie. C'est

ainsi que pour SCHLEICHER, l'histoire des langues a 6t6 celle d'une cr6ation par 6tapes :

- d'abord' les langues ont toutes 6t6 isolantes : les motslsont consid6r6s comme des unit6s

inanalysables ou l'on ne peut m6me pas distinguer un . radical et les 6l6ments

grammaticaux, C'est ainsi qu'on se pr6sentait le chinois au XlXe siecle ;

- ensuite, certaines langues sont devenues agglutinantes : elles comportent des mots avec

radial et marques grammaticales, mais sans regles pr6cises pour la formation du mot. La

survivance actuelle de cette 6tape est constitu6e des langues am6rindiennes

- Enfin, parmi les langues agglutinantes ce sont d6velopp6es des langues flexionnelles, ou

des rdgles pr6cises, celles de la morphologie, commandent l'organisation interne du mot:

ce sont essentiellement les langues indo-europ6ennes . Dans ce dernier cas seulement

l'esprit est v6ritablement repr6sent6: l'unit6 du radical et des marques dans le mot,

ciment6e par les rdgles morphologiques, repr6sente I'unit6 du donn6 empirique et des

formes d priori dans l'acte de pens6e. (DUCROT, O. et TODOROV, T. , 1972: 26 ; cites

par MBULAMOKO, M., 2008 - 2009 : 8). Ce sont ces langues qui sont consid6r6es par

SCHLEICHER et tous les typologistes du XlXe ,sidcle comme les plus parfaites.

(MBULAMOKO, M., idem).

1.2.2.2.2. C LASSI FI CATIO NS TYPO LOG IQU ES PARALI NG U ISTIQU ES A GH EVAL
SUR LE XIXE ET LE XX" SidClES

ll s'agit des classifications qui ne reldvent pas de la typologie linguistique proprement

dite, mais des consid6rations d'ordre anthropologique, sociologique, psychologique et

g6ographique. Ce sont ces classifications que Claude HAGEGE qualifie de

< paralinguistiques >. ll ajoute que ces (( quatre entreprises classificatrices ont eu quelque

influence en leur temps >.

A. Critdre anthropologique

F. MULLER adopte un critdre anthropologique de classement:

- Les langues des populations d cheveux laineux (boucl6s ou en toisons) ;

- Les langues des populations d cheveux lisses (raides ou fris6s). (MBULAMOKO, M., 2008 -
2009 : 9).

I
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B. Critdre psychologique

La linguistique psychologique a 6t6 domin6e dds la fin du XlXe sidcle par le Danois Otto

JESPERSEN et influenc6e par le philosophe et psychologue allemand Wilhelm WUNDT. Elle

a trouv6, dans les pays de langue frangaise - la France, la Belgique wallote et la Suisse

romande son expression la plus achev6e dans les Principes de linguistique
psychologique publi6e d Paris en 1907 par le Pdre Jakobus Van GINNEKEN (LEROY, M.,

1971 :122; cite par MBULAMOKO, M., 2008-2009, ldem). Dans cet ouvrage, Van GINNEKEN

< entreprend d'expliquer par diverses modalit6s de I'intelligence, la structure et l'6volution des

langues >. (HAGEGE, C., Op. cit:6).

C. Critdre sociologique

La linguistique maxiste-l6niniste a 6t6, pour un temps, d orientation sociologique. Elle

a ete marqu6e notamment par des sp6culations sur la langue comme superstructure et reflet

des conflits des classes sociales, qui suggdrent un regroupement des types d'idiomes en

fonction de ces classes. C'est le linguiste sovi6tique Nikolay MARR qui a fait de cette theorie

la doctrine officielle de la Russie entre 1930 et 1950. Mais Joseph STALINE, dans une

intervention faite en 1950, critiqua les id6es de N. MARR et reconnut que la langue ne se

trouve pas dans la d6pendance directe de la forme de la soci6t6.

En France, le principal adh6rent de la linguistique maxiste-l6niniste est Marcel COHEN,

mais pr6cise W. BAL, ( ses positions n'ont rien d'outrancier >.

Et BAL de poursuivre : < on retiendra seulement du marxisme qu'il a contribu6 d mettre en

lumidre le fait qu'une structure sociale et 6conomique se reflete plus ou moins dans une

langue et que des transformations de la soci6t6 peuvent avoir des cons6quences d'ordre

linguistique telles que des modifications partielles de la norme, du < bon usage >, de nouveaux

besoins expressifs affectant surtout le vocabulaire >. (BAL, \ry., 1966 :55; cit6 par

MBULAMOKO, M., 2008 - 2009 : 10)

D. Critdre 96o9raphique
L'entreprise de classification r6alis6e par le Pdre W. SCHMIDT est < g6ographique

par ses divisions et genetique par ses subdivisions, elle ne peut donc pas plus que les

pr6c6dentes 6tre retenue au titre de la typologie linguistique stricto sensu) ( HAGEGE, C.,

Op.cit:7).

,I
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ll s'agit d'une classification qui regroupe les langues d'aprds leur implantation g6ographique :

langues d'Asie centrale, langues d'Europe du Nord, langues d'Oc6anie, langues d' Afrique

Noire, etc. (MBULAMOKO, M.,2008 -2009: idem).

1.2,2.2,3, CRITIQUE DES ANCIENNES TYPOLOGIES LINGUISTIQUES
Rappelons ici que trois types fondamentaux 6taient reconnus :

. les langues isolantes (le chinois et les langues soudanaises, par

exemple) ;

. les langues flexionnelles (les langues indo- europ6ennes et les langues s6mitiques, par

exemple) ;

. les Iangues agglutinantes (le turc et les langues bantu, par exemple).

Cette classification s'inspire du contexte de l'epoque domin6 par l'6volutionnisme.

Claude HAGEGE r6sume l'insuffisance de cette tripartition en ces termes : < Amorc6 pendant

les premidres d6cennies et triomphant en 1859 avec L'origine des espdces de Danruin,

l'6volutionnisme domine la pens6e scientifique du XlXe siecle. Ce n'est pas par hasard que

l'oeuvre de F. SCHLEGEL qui propose, en 1858, la premidre typologie, est consacr6e d la
culture classique de l'lnde : selon lui, le sanscrit est le type sup6rieur et les langues isolantes

sont primitives, ce qui, tout en sugg6rant une direction de changement, tire la r6f6rence d des

normes id6ales. Or la direction inverse est la plus vraisemblable: le monosyllabisme d'une

langue isolante comme le chinois n'est pas primitif, mais apparemment produit par une longue

6volution, et des langues d propri6t6 flexionnelles peuvent fort bien,comme l'anglais, tendre

vers le monosyllabisme.

Ainsi, paradoxalement, la typologie de SCHLEGEL, tout en semblant non historique,

suggdre cependant une orientation qui, de surcroit, est la moins probable. Et c'est une

classification explicitement gen6tique, h6rit6e de la grammaire compar6e, que d6fendront

contre les typologies de M0ller ou de Fink, A. Trombetti-Antoine MUllet, et indirectement, son

6leve Emile Benveniste, qui soulignera le lien entre les classements 96n6alogique et

typologique. Aujourd'hui, selon un cheminement inverse, il apparait de plus en plus clair que

la typologie apporte au comparatisme et d la reconstruction une pr6cieuse contribution >> fi
(Hncrcr,c., idem).

Aprds avoir montr6 les insuffisances des anciennes typologies, Claude HAGEGE

I
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propose la recherche d'une autre voie : les tendances g6n6rales et universaux du langage.

Voici comment il aborde ce probldme: <La notion d'universaux dans la linguistique

d'aujourd'hui, est (encore) un objet de controverses. Les uns les placent au centre de;th6ories

du langage, les autres les jugent illusoires. Un fait, en tout cas, sollicite la reflexion, il est

universellement possible de traduire. L'exercice de traduction avec toutes ses insuffisances,

est aussi vieux plus que les plus vieilles cultures. ll faut bien que toutes les langues aient de

s6rieuses homologies pour pouvoir 6tre ainsi converties les unes dans les autres. Mieux, on

peut en faire une propri6t6 fondamentale, et dire que la traduction est la seule garantie que

nous ayons d'une subsistance s6mantique au moins en partie commune d toutes les languesp.

*. (HAGEGE,C., ibidem : 9)

Cela 6tant, les anciennes typologies du XlXe sidcle ont ete revues, corrig6es et

reformul6es aux XXe sidcle, comme nous allons l'examiner d pr6sent. (MBULAMOKO, M.,

2008-2009:11)

1.2.2,2.4. ETNT ACTUEL DES RECHERCHES TYPOLOGIQUES

1 Nous proposons ici de pr6senter les r6flexions ou observations de

quelques linguistes d propos de l'6tat actuel des recherches typologiques. ll s'agit de Vladimir

SKALIVKA, Bernard POTTIER, Jean DUBOIS et Georges MOUNIN.

A .Vladimir SKALIVKA

Pendant le semestre d'Et6 1969, dit MBULAMOKO, nous avons suivi au S6minaire de

Philologie romdne de l'Universit6 de TUbigen, un cours intitul6 lntroduction i la typologie

linguistique (Einftihrung in die sprachtypologie). Ce cours 6tait assur6 par le professeur

Eugenio COSERIU. Parmi les 6tudes mises ir la disposition des candidats au doctorat

figuraient deux travaux de V. Skalivka :

- le premier 6tait consacr6 i I'Etat actuel de ta typologie (l'original 6crit en langue tchdque a

6t6 traduit en alleinand par H. Kohling avec comme titre Uber den gegenwartigen stand

der Typologie-Romanisches, Seminar,TU bingen, 1 969) ;

- le deuxieme traitait de la Typologie des langues bantu. L'original en allemand a pour titre

Uber die Typologie der Bantusprachen. ll 6tait publi6, dans le journal de l'lnstitut

Tchdque des langues orientales, Prague, 1946.

Dans son 6tude sur l'6tat actuel ou l'6tat pr6sent de la typologie, Skalivka commence

I



52

par affirmer que !a typologie figure parmi les plus anciennes branches de la linguistique. ll note

d ce sujet que d6jd les grammairiens grecs et romains s'occupaient de la question de

I'analogie et de l'anomalie. Cette question se trouve 6tre pr6cis6ment ce dont s'occupe

aujourd'hui la typologie. Celle-ci s'est d6veloppee tout au long du XX" sidcle, mais quelquef

peu d l'ombre d'une discipline - s@ur, d savoir la linguistique historico-comparative.

Aujourd'hui, constate I'auteur, on peut observer trois attitudes vis-d-vis de la typologie. En

effet, la typologie est soit rejet6e, soit tol6r6e, soit accept6e ; dans ce dernier cas, on cherche

alors d la d6velopper et d l'am6liorer.

Le linguiste tchdque part du principe de la linguistique structurelle selon lequel la langue

est un ensemble dont les diff6rents 6l6ments entretiennent entre eux des rapports mutuels,

autrement dit, la langue est un systdme. Dans ce contexte, comment peut-on aborder le

probldme de la typologie ? Les fondements de ce principe typologique peuvent 6tre formul6s

de la fagon suivante : Quels sont les 6l6ments qui peuvent se manifester dans une langue ?

Quels sont ceux qui ne peuvent pas se manifester ? Dans ces diff6rents travaux, I'auteur

s'6tait efforc6 de relever un certain nombre de manifestations sp6cifiques d'ordre

morphologique, syntaxique, etc. Ces manifestations entretiennent des rapports les unes avec

les autres : rapports tantOt < favorables >, tant6t < d6favorable >>, (en allemand : ki es in
< gUnstiger > oder < ungUstiger > Art). On peut appeler type Iinguistique, l'ensemble des

man ifestations favorables.

Skalivka d6gage ainsi cinq types : flexionnel, introflexione!, agglutinant, isolant et

polysynth6tique. Les diff6rents types peuvent se manifester simultan6ment dans une langue.

Une telle conception de !a typologie peut conduire ir des recherches d'ordre historique, comme

celle de l'6volution de la declinaison en tchdque.

Cela dit, l'auteur issu de I'Ecole de Prague rappelle en conclusion que la langue n'est pas la

r6alisation d'un type, mais qu'elle s'exprime d travers des types diff6rents dont un ou deux

peuvent 6tre dominants; en t6moignent ses 6tudes sur la typologie de la langue chinoise

parl6e (1946) et la typologie des langues bantu. (MBULAMOKO, M., 2008-2009 :13).'

B. Bernard POTTIER

Le romaniste frangais aborde

domaines : les types linguistiques, la

typologiques.

le probldme de la typologie dans au moins trois

classification typologique des langues, les affinit6s

I
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a. Les types linguistiques ou classes typologiques

Pour caract6riser les langues naturelles, de nombreux linguistes, constate POTTIER,

ont tent6 d'6tablir des classes typologiques, afin de caract6riser les langues naturelles. Du

point de vue du comportement des signes, on arrive aux proc6d6s suivants :

1o. Le type flexionnel externe ou Ia flexion externe

Ex : - tonga (bantu) : mu- ntu (homme)

ba- ntu (hommes)

latin : f6minin- ae ; lapid- ibus

frangais : chant- ons / chant -ez
2o . Le type flexionnel interne ou la flexion interne

Ex:-anglais:man/men

allemand : trlnken (boire)/trank (buvait)/ getrUnken (bu).

3o. Le type agglutinant ou l'agglutination

' Ex:- frangais :ferme- ment, poir- ier, pomm-ier
'( 

- turc : ev-im (ma maison) / ev-ler - im (mes maisons)

4o. Le type polysynthetique ou la polysynthdse

. Ex: - indon6sien : mata-hari (soleil)r1VV'' (Soleil- jour)

- allemand :apfel-OT, (pommier)

YY
(pomme - arbre)

- frangais : autogestion
I

tJoil

5o. Le type isolant ou Ie caractdre isolant
Ex : frangais : - dans la cave.

- d mon pdre.

- Je n'ai pas pu commencer d lire.

Les cinq grands types pos6s par Skalivka se retrouvent ainsi chez Pottier. Ce dernier
- 

les illustre en les faisant accompagner des pr6cisions suivantes : < Le premier type est

caract6ristique des langues romanes ou slaves ; le deuxidme domaine en latin (facio, feci,

.
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perficio) ou en s6mitique ; le troisidme en turc ou en quechua (s6quence du suffixe wasi-iki-

kuna-man :"maison+ 6 1oi+pluriel + vers" : vers tes maisons) ; le quatridme est fr6quent en

chinois, en indon6sien ou en allemand ; le cinquidme en frangais ou en anglais. (Articles : Les

langues dans le monde par Bernard POTTIER, in Le Dictionnaire encyclop6dique, Le

langage, 1973: 244; La typologie in Le langage, 1968 ; cite par MBULAMOKO, M.,

197311978 :30).

b. La classification typologique des langues

Pour POTTIER, < la classification des langues peut se faire suivant deux grandes

directions :

- Une classification genetique, qui tient compte de l'origine commune de certaines langues

- Une classification typologique, ou sont consid6r6es les similitudes entre les langues des

points de vue phonetique aussi bien que morphologique ou syntaxique, sans tenir compte

de l'origine ou de l'histoire des 6l6ments observ6s. , ( POTTIER,B., Article : Les langues

dans le monde, Op. cit : 531)

c. Les affinit6s typologiques

Au sujet des affinites typologiques, l'auteur 6crit i < un m€me groupe g6n6tique peut

pr6senter des diff6rences typologiques appreciables. Si l'on compare l'anglais et le frangais,

on constate des solutions trds diverses :

Anqlais Francais
I shall go (isolant)
I do not think (isolant)
Peter's house (flexionnel et
isolant)
< in > (isolant)

J'irai (flexionnel)
Je ne crois pas (isolant)
La maison de Pierre (isolant)

< entr6e > (isolant)

En revanche, des langues sans aucun contact historique peuvent pr6senter des affinites

typologiques, Ces constatations permettent de montrer que les m6canismes linguistiques se

r6pdtent d travers les langues du monde)(pOff tER, 8., lbidem :244).
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C. Jean DUBOIS et al. : Classement des langues selon les affinit6s typologiques

Pour les auteurs du Dictionnaire de linguistique (1973), << I'examen typologique

des langues, ou typologie, a pour fin leur description en fonction de certains caractdres choisis

pr6alablement et leur classement selon les affinit6s qui se d6couvrent ainsi ; il peut permettre,

mais ne cherche pas n6cessairement l'6tablissement de g6n6alogies ...

Tous les traits linguistiques peuvent entrer dans une 6tude de la sorte... Les classements

typologiques peuvent se fonder uniquement sur un de ces traits (nombre de voyelles, par

exemple) ou sur un grandilombre d'ente eux, ou par rapport i une norme fond6e sur la

fr6quence ou la moyenne.... ). Le Dictionnaire de linguistique rappelle quelques critdres

propos6s par des linguistes permettant de caract6riser les langues et de d6finir les diff6rents

types linguistiques (Article : Typologie, ibidem : 500 - 501).

Pour ce qui est du classement des langues selon leurs affinit6s, Jean DUBOIS et alii en

donnent la definition suivante : < On parle d'affinif6 entre deux ou plusieurs langues qui n'ont

entre elles aucune parent6 g6n6tique quand elles pr6sentent certaines ressemblances

typologiques;{organisation de la phrase, vocabulaire g6n6rale, d6clinaison, etc. (Article:

Typologie, ibidem : 16)

Ce sont ces ressemblances typologiques ou affinit6s qui permettent le classement non

g6n6tique des langues. t

D. Georges MOUNIN

L'article Typologie du Dictionnaire de linguistique sous la direction de Georges

MOUNIN (1993), apres avoir d6fini la typologie, en esquisse les fondements d'aprds diff6rents

auteurs. On peut y lire que la typotogie est la "classification des langues et types selon leurs

traits caract6ristiques. Les langues de m6me type ne sont pas n6cessairement apparent6es,

elles ont simplement en commun un ou plusieurs caractdres qui les distinguent des autres

types. La typologie diffdre ainsi d'une classification g6n6alogique qui range les langues en

familles naturelles de souche commune (farnitle6indo-europ6enne, chamito-s6mitique, etc.).

Une typologie peut 6tre fond6e sur des traits morphologiques (pr6sence ou absence d'affixes

et de flexions, dans la typologie de Schleicher).

En g6n6ral, elle sera d'autant meilleure qu'elle tiendra compte de plus de traits diff6rentiels

grammaticaux, c'est-i-dire morphologiques et syntaxiques (Sapir), phonologiques et

prosodiques (Troubetzkoy), s6mantiques (Ullman). Elle sera aussi d'autant meilleure qu'elle

t
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tiendra compte de toutes ces cat6gories de traits diff6rentiels bien hierarchis6s (Martinet).

(Article : Typologie, ibidem : 330)

1.2.2.2.5. LA TYPOLOGIE DES LANGUES BANTU D'APRES VLADIMIR SKALIVKA
Aprds avoir pr6sent6 l'6tat actuel des recherches typologiques d'aprds V. SKALIVKA, B.

POTTIER, J. DUBOIS, et G. MOUNIN, nous allons examiner d pr6sent comment SKALIVKA a

applique sa vision de la typologie aux langues bantu. Nous nous r6f6rerons pour cela d son

6tude consacr6e d la Typologie des langues bantu dont l'original en allemand a et6 publie a

Prague, en 1976.

Dans cette 6tude, SKALIVKA se propose d'examiner le systdme des langues bantu du

point de vue typologique en montrant que ces langues pr6sentent en grande partie des traits

du type flexionnel qui se sont notablement developp6s dans les langues europ6ennes.

L'interpr6tation typologique des langues bantu pr6sente ainsi un grand interet pour les indo-

europ6anistes. Cela signifie 6galement que le systdme d'une langue ne se limite pas d la

r6alisation d'un seul type, mais qu'il s'exprime d travers des types differents dont un ou deux

peuvent 6tre dominants. C'est le cas des langues bantu ou dominent les types agglutinant et

flexionnel.

A. Le type agglutinant

Les langues bantu sont class6es parmi les langues agglutinantes comme le turc ou le

hongrois. ll est en effet vrai que les langues bantu ont plusieurs traits comparables d ceux du

turc, notamment l'existence d'un grand nombre de pr6fixes et de suffixes, particulidrement

dans le verbe.

Ex: Swahili : amemisema (il m'a parl6)

- a= 3t personne du singulier;

_ me_ = paSS6

- mi - = objet de la 1d'u personne du singulier ;

- sem - = radical (parleO ;

- a = finale du verbe.

Les substantifs (noms) possddent 6galement des pr6fixes et des suffixes dans des langues

agglutinantes comme le turc.

Ex: Kiswahili turc

Ki-chwa-ni

allemand

im kopfe

frangais

dans la tdtebasta
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in den k6pfen dans les t6tes

i

1

Vi-chwa-ni bas-lar-da

(Ki-, Vi- sont des pr6fixes de la 4e classe des substantifs ; -ni est un suffixe locatif).

N.B : La vari6t6 du kiswahili utilis6e par Skalivka est celle du territoire de Tanganyika, faisant

partie de l'ex-Afrique Orientale allemande (Deutsche Ostafrika), aujourd'hui la Tanzanie.

Le classement des langues bantu comme typologiquement agglutinantes ne suffit pas, car ces

langues possddent d'autres traits qui les rapprochent des langues flexionnelles.

(MBULAMOKO, M.,2008 -2009 .17).

B. Le type flexionnel

A maints 6gards, les langues bantu sont d rapprocher :

- d'une part, du tchdque, du latin et du grec, consid6r6s comme langues flexionnelles ;

- d'autre part, de l'anglais et du frangais etiquet6s comme langues isolantes.

Exemple '.-l'accord grammatical reprdsente le type flexionnel :

a) swahili : miti yangulmeanguka (mes arbres sont abattus).

latin : arbores meae ceciderunt.

b) swahili : watu wangu wameanguka (mes gens sont tomb6s)

latin : vir! me! ceciderunt.

c) swahili : visu yyangu yimeanguka (mes couteaux sont tomb6s).

latin : cultr!me! ceciderunt.

- le g1nitif dans /es langues dites flexionnelles est exprim6 en swahili par le particule -g

de la construction genetique:

a) mtoto wa Ali (l'enfant de Ali).

b) nyumba ya Ali (la maison de Ali).

nyumba za Ali (les maisons de Ali).

c)kitanda cha Ali (le lit de Ali).

vitanda vya Ali (les lits de Ali).

L'auteur passe ensuite en revue divers domaines ou existent des affinit6s.entre les

langues bantu repr6sent6es par le swahili et les langues dites flexionnelles : classification des

substantifs, accord grammatical, pronoms possessifs, etc. ll note que le swahili manifeste le

mieux la tendance des langues bantu d recourir au proc6d6 grammatical de la flexion. Aussi a-

t-il utilise l'analyse typologique des langues bantu pour montrer les possibilites du type

flexionnel dans la structuration des langues.

I
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Au terme de son analyse, SKALIVKA en arrive aux constatations suivantes :

- le latin et l$hique sont du type flexionnel, dans les substantifs et les verbes, mais de

type agglutinant dans les formes d6riv6es (d6rivation nominale et derivation verbale) ;

- le swahili par contre est de type flexionnel dans les substantifs mais de type agglutinant

dans les verbes.

On peut aussi affirmer que les langues bantu ont comme caract6ristiques typologiques

dominantes l'agglutination et la flexion ; elles ne peuvent donc pas €tre r6duites au type

agglutinant, consid6r6 par les typologistes du XlXe sidcle moins parfait que le type flexionnel.

1.2.2.2.6. DEFINITIONS DES PRINCIPAUX TYPE LINGUISTIQUES
Les principaux types linguistiques retenus par les diff6rents auteurs sont : le type

isolant, le type agglutinant, le type flexionnel (dr flexion interne et dr flexion externe), le type

polysynth6tique. Nous en reprenons les d6finitions en m6me temps que celle des langues

correspondantes.

A. Le type isolant (langue isolante ou analytique)

a) Le type isolant ne connait ni pr6fixe ni suffixe.

b) Une langue isolante ou analytigue est celle dont les mots sont ou tendent d 6tre

invariables et oir on ne peut pas, par cons6quent, distinguer le radical et les 6l6ments

grammaticaux. Le Dictionnaire de linguistique signate d ce propos que < dans les

langues isolantes, la phrase est compos6e d'6l6ments simples, comparables d des

racines juxtapos6es, leur valeur grammaticale 6tant seulement fonction de leur

emplacement ou de l'intonation qui leur est attribu6e. Exemple approximatif : le

chinois > (Article'. Langues iso/anfes: 185). Les 6l6ments constitutifs du mot y sont

ind6pendants les uns des autres.

Ex:: Anglais: Of the house.

B. Le type agglutinant (langue agglutinante)

a) Le type agglutinant r6unit les 6l6ments formatifs ou affixes d la racine (ou au radical). ll

possdde beaucoup de pr6fixes et de suffixes.

b) < On appelle langues agglutinantes des langues qui pr6sentent la caract6ristique

structurelle de l'agglutination, c'est-d-dire l'accumulation, aprds le radical, d'affixes distincts

pour exprimer les rapports grammaticaux.

i
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Ainsi, en turc, d partir de -!er (marque du pluriel) et de -i (marque du possessif), on

formera, avec le radical ev (maison), les mots : evler (maisons, nominatif pluriel) ; evi (ma

maison, possessif singulier) ;evleri( mes maisons, possessif pluriel )

Les mots d'une langue agglutinante sont ainsi analysables en une suite de morphdmes

nettement distincts >. (Dictionnaire de linguistique, Article Agglutinanf : 18)

C. Le type flexionnel (langue flexionnelle)

a) Le type flexionnel est un proc6d6 morphologique consistant d ajouter d la racine du mot

ou base lexicale des d6sinences ou finales exprimant des cat6gories grammaticales

(genre, nombre, personne) ou des fonctions (cas). La flexion est constitu6e de

I'ensemble de ces formes pourvues des d6sinences. ll existe une flexion nominale ou

d6clinaison et une flexion verbale ou conjugaison.

b) < On distingue souvent la flexion interne; modification du radical (man /men, en

anglais) et de la flexion externe: la d6sinence subit une modification (rosa /rosam, en

latin).

On oppose ainsi langue it syntaxe flexionnelle (les relations sont marqu6es par des

d6sinences) d langue d suffixe positionnel (l'ordre des mots et les pr6positions servent d

exprimer les relations). Remarquons que de langue flexionnelle, le frangais est devenu une

langue d syntaxe positionnelle. (POTTIER, 8., Op. cit., Article Ftexion: 130)

D. Le type polysynth6tique (langue polysynth6tique)

a) Le type polysynth6tique est un proc6d6 morpho- lexical unissant deux ou plusieurs

radicaux dans un mot. ll cr6e des mots compos6s.

Ex : Allemand :- studienbuch = livret d'6tudiant.

- sprachwissenschaft= science du langage ou linguistique.

- lit'raturwissenschaft= science de la litt6rature.

Frangais : - portefeuille

-contrebalancer

- diamantifere

- anthropologie

Lingala :- mw6na - kel6si (6leve)

-pape -map6sa /tat6 - map6sa (pere des jumeaux)

- nganga - kisi (gu6risseur traditionnel)

- mobomi - mbisi (p6cheur)

I
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-p6mba - pdmba (gratuitement)

b) Une langue polysynth6fique est une langue dans laquelle les diverses parties de la

phrase se soudent en une sorte de long mot compos6. (Le petit Larousse lllustr6, 1995,

Article Polysynth6tique, adj. Linguistique : 802).

1.2.2.2.7. REFORMULATION DE LA TYPOLOGTE LINGUISTIQUE FONDEE SUR
LES APPORTS DE LA LINGUISTIQUE MODERNE : LA GRAMMAIRE

CONTRASTIVE ET/OU GRAMMAIRE CONFRONTATIVE

Depuis le congrds de Mannheim en 1969, les types linguistiques tels que pr6sent6s ci-

haut sont formul6s en termes d'analogies et de diff6rences structurelles entre les langues

compar6es. La typologie linguistique se transforme en linguistique confrontative typologique,

s'occupant des convergences et des divergences interlinguales. La grammaire contrastive ou

confrontative, en tant que branche ou domaine de la linguistique confrontative typologique,

s'occupe pour sa part des convergences et des divergences limit6es au domaine grammatical.

(MBULAMOKO, M., 2008-2009 : 20)

A. Le Congrds de Mannheim consacr6 aux probldmes de la grammaire contrastive (26-
29 mars 1969)

Le congrds organis6 par l'lnstitut de langue allemande de Mannheim du 26 au 29 mars

1969 avait pour thdme g6n6ral les probldmes de la grammaire contrastive (en allemand :

Probleme der Kontrastiven Grammatik).

Des communications et des d6bats, il s'est d6gage quelques probldmes dont voici l'essentiel :

a) La grammaire contrastive reldve de la comparaison des diff6rentes langues dans leur

configuration pr6sente. Ce probldme ne peut pas se limiter aux consid6rations d'ordre

purement pratique ; mais il doit 6galement 6tre abord6 dr partir des consid6rations th6oriques.

b) La grammaire contrastive se pr6sente comme une grammaire compar6e

synchronique : elle n'a pas d'orientation historique.

Elle est orient6e plut6t vers la comparaison et la confrontation synchronique des systdmes

linguistiques actuels.

Ludwik ZABROCKI l'appelle grammaire confrontative, parce qu'elle cherche dr faire ressortir

aussi bien les contrastes ou les diff6rences que les points de ressemblances ou

d'analogies structurelles entre langues compar6es. Elle ne se limite aux seules diff6rences,

I
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aux seuls contrastes, comme le suggdre le terme de grammaire contrastive. La grammaire

confrontative possdde une grande valeur heuristique ou explicative, car elle permet un

6clairage mutuel des structures des diff6rentes langues. La grammaire confrontative fait partie

int6grante de la linguistique confrontative typologique.

c) ll y a plusieurs possibilit6s d'application de la grammaire contrastive ou confrontative,

notamment dans le domaine de la traduction et dans celui de l'enseignement et de

l'apprentissage des langues 6trangdres.

d) Parmi les communications faites a Mannheim, deux nous int6ressent plus

particulierement. ll s'agit de celles de Coseriu et de Zabrocki. En effet, la communication de

Coseriu fournit une base th6orique d la grammaire contrastive, tandis que Zabrocki rattache la

grammaire confrontative a la linguistique confrontative typologique. (MBULAMOKO, M.,

ibidem : 21)

B. Eugenio COSERIU : Acquis et Iimites de !a grammaire contrastive (Uber Ieistung un
G renzen der Kontrastiven Grammatik)

COSERIU commence par relever la faiblesse des bases th6oriques de la grammaire

contrastive telle qu'elle est pratiqu6e : n6e de la th6orie de I'apprentissage et de

l'enseignement des langues 6trangdres, la grammaire contrastive ne poursuit que des objectifs

purement pratiques. Elle ne cherche que des diff6rences, des contrastes entre la langue

maternelle et la langue a enseigner ou a apprendre. Or cette d6marche est

m6thodologiquement inad6quate. L'auteur se propose alors de pallier ces insuffisances en

proposant une dSmarche.

ll est ainsi n6cessaire, d'aprds l'auteur, d'6tablir avant tout une s6rie de distinctions

pr6alables que toute linguistique, et tout particulidrement la linguistique structurale suppose,

implique, fait explicitement ou devrait faire, dans l'6tude de chaque domaine de la langue. ll

s'agit des distinctions suivantes : <choses > et langage, langue primaire et m6talangue,

synchronie et diachronie, discours, norme, systdme et type linguistique, rapports de

d6signation et rapports de signification. Au terme de cette analyse, Coseriu note que, entre

deux ou plusieurs langues, il existe aussi bien des analogies, des ressemblances, que des

contrastes, des diff6rences.

La grammaire contrastive comme grammaire compar6e descriptive ne peut €tre

th6oriquement et m6thodologiquement ad6quate i son objet que si elle prend en compte les
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analogies et les diff6rences des systdmes linguistiques soumis a la

description.(MBULAMOKO, M., lbidem : 22)

C. Ludwik ZABROGKI : Probldmes fondamentaux de la grammaire confrontative, partie

int6grante de la linguistique confrontative typologique (Grundfragen der Konfrontativen

Grammatik, ein Teilgebiet der typologischvergleichende Sprachwissenschaft)

Comme Coseriu, ZABROCKI rappelle que la grammaire contrastive est n6e aux Etats-

Unis d'Amerique de la th6orie de l'apprentissage et de la pratique des langues 6trangdres. Le

l,inguiste polonais traite successivement des points suivants :

Z 

: :::llil ::lillfilf :ffilllffi*]:,:,:T:#:"
o gr?rTlrrlaire confrontative et linguistique appliqu6e ;

o . grammaire confrontative et grammaire descriptive,

En ce qui concerne plus particulidrement les rapports entre la grammaire confrontative

et la linguistique confrontative typologique, Zabrocki fait l'analyse suivante : < La grammaire

. confrontative fait partie int6grante de la linguistique' confrontative typologique. Celle-ci

s'occupe des convergences et des divergences interlinguales existant entre des 6l6ments et

des structures homogdnes, et appartenant d un domaine bien d6termin6. Elle cherche par ld dt

- etablir le degr6 de parent6 typologique entre langues compar6es. La grammaire confrontative

s'occupe elle aussi de la description des convergences et des divergences limit6es au

domaine grammatical. En faisant ressortir le degr6 d'analogies et de differences entre deux ou

' plusieurs langues, elte en etablit en mdme temps le degr6 de parent6 formelle ). (ZABROCKI,

Lr: 34-36 ; cit6 et traduit par MBULAMOKO, M., 1978 : 101).

1.2.2.8, CONSIDERATIONS PEOACOGIQUES DE L'ETUDE CONFRONTATIVE OU

CONTRASTIVE

ll est utile de signaler que le n' 81 de la Revue Le frangais dans le monde de juin

1971 avait pour titre Comparaison des langues et enseignement du frangais.

Deux articles nous int6ressent plus particulidrement ; il s'agit de :

"-
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1) Francis DEBYSER , lntroduction. Les recherches contrastives auiourd'hui, POf;-1} ;

2) Bernard POTTIER, La typologie linguistique et l'analyse contrastive.

De par les deux articles cit6s ci-haut, il ressort que l'6tude contrastive ou confrontative

poursuit deux objectifs : l'un d'ordre linguistique, l'autre d'ordre pr5dagogique.

A. Objectif linguistique

Si la < typologie interne est l'6tude des relations existant entre les classes de signifi6 et

les classes de signifiant dans une m6me langue >>, la << typologie comparative >r, quant d elle, a

pour but la mise en paralldle des possibilit6s internes de deux ou plusieurs langues >. Cette

mise en paralldle, cette comparaison permet d'6tablir des correspondances partielles entre les

langues en pr6sence. (POTTIER, B., Op. cit '. 11-13). Elle int6resse 6galement les recherches

sur les universaux du langage.

B. Objectif p6dagogique

Dans le cadre de I'apprentissage et de l'enseignement des langues 6trangdres, les

6tudes contrastives ont un r6le d jouer sur le plan m6thodique. On peut en effet admettre que :

a) < L'acquisition d'une langue nouvelle, quelles que soient les pr6cautions prises,

notamment dans les methodes dites directes, subira l'influence des langues

ant6rieurement apprises, et notamment les habitudes structurales de la langue

maternelle ;

b) Cette influence aura des effets divers : l'acquis ant6rieur peut faciliter ou g6ner, et l'on

parlera, selon le cas, de transferfs lorsque les ressemblances entre les deux langues

rendront plus ais6 l'apprentissage de la langue 6trangdre (appelee souvent langue cible

ou < langue 2 >> dans les 6tudes comparatives), ou au contraire d'interf6rences lorsque

des diff6rences d'organisation ou de fausses ressemblances rendront cet

apprentissage plus difficile ;

c) L'inventaire de ces diff6rences et de ces ressemblances int6resse au plus haut le

professeur de langues vivantes, qui peut, dans son enseignement, tirer profit des effets

de transferts et qui doit de toute manidre tenter de r6duire les effets interf6rentiels >.

(F+aneis DEBYSER, F., Op.cit. ;7).
Ces consid6rations amdnent parfois d'une part, d I'analyse des fautes, comme le fait

l'6tude de Louis-Jean CALVET, Comparaison morphosyntaxique du systdme des pronoms
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personnels en frangais et en bambara in Le frangais dans le monde,pages 40 - 43; d'autre

part, d faire accompagner les 6tudes contrastives des consid6rations p6dagogiques. C'est le

cas, par exemplerde l'article d'Albert VALDMAN, L'interrogation en frangais et en anglais:

considdrations comparatives et p1dagogiques in Le frangais dans Ie monde, pages 35-42.

1.2.2.8.2. PASSAGE DE LA LTNGUISTIQUE DESCRIPTIVE A LA LINGUISTIQUE
APPLIQUEE VIE LA LINGUISTIQUE CONFRONTATIVE TYPOLOGIQUE

D'aprds Ludwik ZABROCKI, nous l'avons dit, la grammaire confrontative fait partie

int6grante de la linguistique confrontative typologique, celle-ci s'occupant des convergences et

des divergences interlinguales existant entre des 6l6ments et des structures homogdnes, et

appartenant d un domaine bien d6termin6. Elle cherche par ld d 6tablir le degr6 de parent6

typologique entre langues compar6es. (MBULAMOKO, M., 2008-2009 : 35).

Peter RASTER distingue deux formes linguistiques de la comparaison ou de la
confrontation : la comparaison interlinguale et la comparaison intralinguale. La comparaison

interlinguale consiste A confronter les 6tudes descriptives des systdmes ou sous-systdmes de

deux ou plusieurs langues diff6rentes, qu'elles soient apparent6es ou non. Quant ir la

comparaison intralinguale, elle confronte les diff6rentes descriptions d'un domaine linguistique

donn6 d'une seule et m6me langue, descriptions pr6sentant des analogies et des diff6rences

selon les auteurs. (RASTER, P., 1971 ; cit6 par MBULAMOKO, M., 197311978 :33).

La grammaire confrontative s'occupe, elle aussi, de la description des convergences et

des divergences, mais militee au domaine grammatical. En faisant ressortir le deg16

d'analogies et de diff6rences entre deux ou plusieurs langues, elle en etablit en m6me temps

le degr6 de parente formelle.( MBULAMOKO, M., 2008-2009: 29). Aussi la grammaire

confrontative fait-elle partie de la typologie linguistique, celle-ci ayant comme objectif le

classement ou le regroupement des langues en fonction de certains caractdres choisis

p16alablement,

Cela 6tant, la grammaire confrontative, tout comme la grammaire contrastive ou

diff6rentielle ne fait pas partie de la linguistique appliquee. Mais ses r6sultats constituent un

point de depart pour la linguistique appliqu6e d l'enseignement des langues. ll est donc faux

de croire que la grammaire confrontative et la grammaire contrastive, dont le d6veloppement a

6t6 en partie conditionn6 par la th6orie de l'apprentissage et la pratique de l'enseignement des

I
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langues etrangeres, font purement et simplement partie de la linguistique appliquee.

(MBULAMOKO, M., ibidem : 35).

Le sch6ma suivant illustre cela :

1. Description 2. Confrontation

Grammaire descriptive 1

Grammaire descriptive 2

Grammaire descriptive 3

Grammaire contrastive

ou confrontative

3. Application

Ses r6sultats - point

de depart de la linguistique

appliqu6e ou de la didactique

linguistique.

'a

1.2,2.8.3. ACQUIS ET LIMITES DE LA METHODE CONTRASTIVE OU
CON FRONTATIVE COMME TUETNOOE D' ENSEIGN EMENT.
APPRENTISSAGE DES LANGUES

A. Consid6rations g6n6rales sur la p6dagogie interculturelle et la m6thode contrastive

Nous nous proposons de pr6senter ici un condens6 de l'6tude men6e par G.

PERILLEUX de l'Universit6 de Mont-Hainaut, auteur de l'article intitul6 <r Sur le retour de la

traduction en pddagogie interculturelle>, dans LANDERCY, A. et RENARD, R.,

Am6nagement linguistique et p6dagogie interculturelle, Didier Erudition-Paris; Centre

lnternational de Phon6tique Appliqu6e-Mons, 1996: 191-200 (cite par MBULAMOKO, M.,

lbidem : 36)

L'auteur commence par des consid6rations g6n6rales sur la conception de la culture en

p6dagogie interculturelle. < En pedagogie interculturelle >, 6crit-il, < la culture est tout d'abord

congue comme barridre >. Cette conception est d la base de I'une ou des deux grandes

tendances de la recherche en matidre de communication interculturelle : celle de l'Ecole

am6ricaine fonctionnaliste. Elle se fonde sur une approche positiviste, s'opposant ainsi dr

l'Ecole herm6neutique. Celle-ci 6galement d'origine am6ricaine, s'est d6velopp6e en Europe,

notamment en Allemagne et au Danemark.(PERILLEUX, G., lbidem : '191).

P6rilleux pr6cise par la suite la perspective dans laquelle se situent ses r6flexions

fond6es sur deux exp6riences : l'une r6alis6e au Danemark concernant l'enseignement du

danois aux enfants d'immigr6s turcs dds leur entr6e d l'6cole pr:imaire ; l'autre est propos6e

par Boureima DADIE de l'Universit6 de Niamey concernant l'enseignement du frangais i des

adolescents nig6riens de l'enseignement secondaire parlant la langue zerma.

I
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L'auteur termine les consid6rations g6n6rales par les propos que voici : < ll est clair,

dans les deux cas, les langues danoise et frangaise ne peuvent 6tre enseign6es comme

systdmes linguistiques isol6s, mais qu'il faut tenir compte, non seulement des conditions

pedagogiques dans lesquelles la langue est enseign6e, mais aussi du contexte culturel

sp6cifique. ll faut donc chercher l'6quilibre ad6quat entre les deux fonctions essentielles des

langues en pr6sence, d savoir celle du d6veloppement harmonieux de l'enfant et celle de son

int6gration sociale.

Les deux exp6riences tirent partie des acquis psychop6dagogiques des dernidres

ann6es... On constate que l'enseignement se caract6rise dans les deux cas par une

composante contrastive non negligeable et par le recours d la traduction p6dagogique >.

(PERILLEUX, G., lbidem: 192-193).

La suite de l'article est consacr6e d la m6thode contrastive au Danemark et au Niger,

suivi de la traduction p6dagogique au Niger, puis au Danemark. En voici le constat: < On voit

que les deux exp6riences, la danoise et la nig6rienne, se caract6risent par le recours d la

traduction pedagogique et par un aspect partiellement contrastif de l'enseignement. Dans

aucun de ces deux cas, l'apprentissage ne peut 6viter le passage par le stade de l'interlangue,

s6rie d'6tapes par lesquelles on atteint par approximations successives la maitrise de la

langue seconde au depart d'une langue premidre parl6e, spontan6ment, m6me si la

comp6tence linguistique reste limitee >>. (PERILLEUX, G., lbidem : 196).

B. Limites de !a m6thode contrastive et de la traduction p6dagogique

a) Limites de la m6thode ou de l'analyse contrastive

PERILLEUX note dr ce sujet que ( L'analyse contrastive, sur les plans phon6tique et

grammatical, a depuis longtemps montr6 ses limites comme m6thode d'enseignement d'une

langue 6trangdre en milieu culturellement et linguistiquement homogdne. Elle n69lige

totalement l'aspect communicatif de la langue >>. (PERILLEUX, G., idem).

b) Limites de Ia traduction p6dagogique

L'auteur poursuit sa critique en ces termes: << De la m6me manidre, la traduction

pedagogique (thdmes et versions comme moyens de contr6le des connaissances) a 6t6

bannie de l'enseignement des langues vivantes parce que, utilis6e longtemps comme

m6thode exclusive, elle a "form6" des g6nerations d'apprenants passant des ann6es dans

q,



67

leurs livres et incapables de formuler une phrase de quelques mots en langue 6trangdre. Elle

excluait compldtement l'aspect oral de la langue apprise ainsi que le c6t6 communicationnel

de l'enseignement. }}lefnLlEUX, G., lbidem : 1g7).

C. Acquis et avantages de la contrastivit6 et de Ia traduction p6dagogique en milieu
pluriculturel

< Ces deux d6marches m6thodologiques >>, note l'6minent didacticien de Mons/ Bergen,

< retrouvent leurs droits en milieu pluriculturel d condition de s'inscrire dans la perspective de

la communication et de tenir compte du fondement psycho-sociologique de l'apprenant. En

milieu biculturel ou pluriculturel, la contrastivit6 est v6cue et la traduction s'impose comme une

n6cessit6 quotidienne. Dans I'enseignement, ces techniques am6liorent la connaissance des

deux langues en pr6sence. Appliquee avec discernement dans des situations particulidres,

elles favorisent l'acquisition d'un bilinguisme fonctionnel >. (PERILLEUX, G., ldem).

1.3. CADRE METHODOLOGIQUE
Pour acc6der aux donn6es ayant etoff6 le pr6sent travail, nous avons us6 de certains

proc6d6s qui sont des techniques et des m6thodes.

1.3.1. TECHNIQUES
Nous avons utilis6 deux techniques, i savoir la technique documentaire et la technique

d'interview.

1.3.1.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
Cette technique nous a servi par la consultation des documents : travaux des 6tudiants

(monographies, m6moires de licence, etc.), thdses de doctorat, manuels, ouvrages,

dictionnaires, articles ; certains rapports administratifs, certains rapports de s6minaire,... qui

ont ete realis6s par certaines personnes physiques ou morales. C'est cette technique qui nous

a servi davantage.

1.3.1.2. LA TECHNIQUE D'INTERVIEW
Lors de notre descente sur le terrain, nous avons 6t6 en contact avec des locuteurs du

kinyanga. Nous nous sommes entretenus oralement et objectivement avec eux. Lors de ces

entretiens, des questions pr6cises et bien orient6es leur ont 6t6 pos6es en rapport avec nos

recherches ; et nous avons eu d en tirer des 6l6ments constitutifs de notre travail.

I
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. 1.3.2. METHODES

- Nous avons us6 de trois m6thodes entre autres : la m6thode participative, la m6thode
ar

descriptive et la m6thode contrastive ou confrontative.

.t

1.3.2.1. LA METHODE PARTICIPATIVE
Etant nous-m6me locuteur du kinyanga, nous nous sommes fait violence de formuler

certaines phrases contenant des 6l6ments n6cessaires pour nos ihvestigations, qui nous ont

servi dans I'analyse des diff6rents points trait6s au sein du pr6sent travail.

1.3.2.2.LA METHODE DESCRIPTIVE

La m6thode descriptive a consiste d faire la description des formes verbales de

l'indicatif en kinyanga, d'une part, et celles de I'indicatif en frangais, d'autre part, afin de

pr6parer les donn6es d confronter dans la suite du pr6sent travail.

1.3.2.3. LA METHODE COMPARATIVE, CONTRASTIVE OU CONFRONTATIVE
Partant de la methode conCtrastive ou confrontative, nous avons suivi la d6marche

r suivante en l'adaptant d nos investi(ations :

a) une analyse d6taillee de la langue maternelle, c'est-d-dire la description des formes

verbales de l'indicatif en kinyanga ;

b) une analyse d6taill6e de la langue seconde, c'est-d-dire la description des formes

verbales de l'indicatif en frangais ;

c) une comparaison des r6sultats de a) et b) faisant ressortir les points de plus grands

rapprochemen$similitudes) et les points de plus grandr6loignemen!(contrastes) ;

d) un classement du mat6riel linguistique de la langue seconde (frangais) en vue de

l'enseignement, c'est-d-dire avec progression du plus facile au moins facile. Comme

critdre g6n6ral de difficult6, on peut adopter que les 6l6ments de la langue seconde les

plus difficiles pour l'6tudiant sont :

analogies, etc.) et

e) la construction du mat6riel didactique en une progression bas6e sur le classement

obtenu en d). (MBULAMOKO, M.,2008-2009 : 36)

T
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Bref, il s'agit d'abord de faire les descriptions de l'une et de l'autre langues, puis de

comparer les resultats des diff6rentes descriptions afin d'en cerner les similitudes et les

dissemblances, et en fin de proposer certaines directives pedagogiques ou didactiques visant

d faciliter le processus enseignement-apprentissage sur base des r6sultats de la comparaison

faite, en l'occurrence la comparaison des formes verbales de l'indicatif en frangais et en

kinyanga.

Cependant, la m6thode confrontative et la m6thode diff6rentielle (contrastive) n'ont pas

produit les m6mes effets. La m6thode confrontative qui est dite < r6ciproque > < bilat6rale > ou

< multilat6rale > nous a servi d comparer les formes verbales de l'indicatif en ces deux

langues, sans pouvoir privil6gier aucune d'elles pour en distinguer les similitudes et les

dissemblances . La m6thode diff6rentielle qui est dite < unilat6rale > ou < unidirectionnelle >

nous a, quant d elle, servi d relever seulement les contrastes entre les formes verbales de

l'indicatif en frangais et celles de l'indicatif en kinyanga en allant de la langue maternelle (le

kinyanga) d la langue seconde, 6trangdre ou cible (le frangais).

I
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Chapitre deuxidme : LES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF

2.1. LES FORMES VERBALES DE L'INDICATF EN KINYANGA

2.1.1. LA STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE
La structure d'une forme verbale de l'indicatif contient, en kinyanga, le sujet, le radical

et la finale ; d' ou la formule g6n6rale suivante : F.Y.- (S) +P.V.+Rad + Fin.

Comme l'indiquent les parenthdses, le sujet, 6l6ment suppl6mentaire, peut ne pas 6tre pr6sent

dans la chaine syntaxique ; d defaut de ce sujet, le pr6fixe verbal joue son r6le. Aux 6l6ments

cit6s ci-haut peuvent s'ajouter d'autres, notamment dans une forme agglutinante (affixes,

infixes).

Ex : - Ba0ma lV6simba (Bauma chanta)7 Ba0ma + w5 + slmb + a.
S PV Rad Fin

Twamubikir6ng6bo (Nous les lui avions appeles) 

-M 

+ mu + bikir + 6 + nq6+ bo.
. P.V l.O.l Rad S.A P.F l.O.D

"-. 2'1'2'rtiffi:Ttl.."?J-i,i;,J:yl?,r 
dix temps r6partis en temps simpres et en temps

' compos6s.

, 2.1.2.1. LES TEMPS SIMPLES
- Le mode indicatif compte huit temps simples en kinyanga : le pr6sent ,le pass6 simple ,

le pass6 compos6, le futur simple, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait, le futur du pass6 et le

futur ant6rieur du pass6.
,I

2.1.21.1. LE PRESENT
G6n6ralement, le pr6sent se forme en suivant la structure ci-aprds :

F.Y.- (S) +PV +Rad + Fin i ton haut.

Ex: - Twakamb6 (Nous iniurions/Nous insultons)-Iu - kamb - a
P.V Rad fin

- B6kime (lls/Elles entrentl- Ba - k'rm - e

- 
'fr nZI- f,

- Kubuya wak6so (Kubuya frappe)7 Kubuva + u - k6s - q
S. P.V Rad fin

I
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Pour exprimer un fait continuel, la structure pr6c6dente contient la postfinale - nqe, pour

les verbes en -a ; ou -nE, pour ceux en -e et ceux en -o..

Ex : -Tukamb6nge (Nous sommes en train d'injurier / d'insulter).

- Bakjmelgi (lls/Elles sont en train d'entrer).
g-

- Kubuya ukSs6ngl(Kubuya est en train de frapper)

Pour exprimer un fait habituel, la structure g6n6rale pr6c6dente contient la postfinale

-noa. lci, seul le radical est d ton haut.

Ex : - Tuk6ranqa (Nous travaillons souvent).

- Ebdna bakimenqd (Les enfants entrent souvent).

- Enami b6monqd (Les rois boivent habituellement).

En outre, pour exprimer un pass6 r6cent, la structure g6n6rale pr6c6dente contient le

pr6radical- ma - et le ton haut de la finale tombe.

Ex - Twamdkamba (Nous venons d'injurier/d'insulter).

- 86mdkjme (lls/Elles viennent d'entrer).

-l
o - Wamdk6so (ll /Elle vient de frapper).

,. ,.1.2.1.2. LE PASSE SIMPLE
Le pass6 simple se forme en suivant la formule gen6rale ci-aprds :

.V.-. (S) + P.V+Rad + Fin dr ton bas.

Ex : - Nasimba 6sairwd (Je chantai la zalroise) 

-NA 

- simb - t' 'w Rad f,
Emwina wdkime (L'enfant entra)---- Emwdna + u - $ - e

- 
s. p.V Rad fin.

Ebami b6mo (Les rois burentl-------z Ebdmi + b6 -om - q

S P.V Rad fin. 
2.1,2.1.3. LE PASSE GOMPOSE

Le pass6 compos6 se forme d'aprds la structure ci-aprds :

F.Y.-(S) + P. V + ku + Rad +Fin. + (nga).

ci, la finale sera d ton haut si le verbe est suivi d'un compl6ment ; elle sera d ton bas s'il n'en

est pas suivi, c'est-d-dire lorsqu'il n'en a pas,

Ex :- Ndkusimb6 6sainrv5 (J'ai chant6 la zalroise) ---- Nd - ku - slmb - 6- 6sairw6
P.V Prad Rad fin compl

Emwdna wdkukime (L'enfant est entr6) Emwdna + u - ku - kim - e-------l- S p.v prro naJ-rin

I
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- EUamf b6komo (Les rois ont bu) Ebimi + b6 -ku - om - o
S P.V Prad Rad fin

- Ukurisanoa (Tu as manq6) 

- 

U - ku - rc_- a - nqa
P.V Prad Rad fin P.F

Le pass6 compos6 se forme encore d'aprds la structure suivante :

F.Y.- (S) + P.V + Rad + Fin + yo. lci, la finale est toujours d ton haut.

Ex :- Nasimb5ys (J'ai chant6)---- Na - gimb - a- p.
P.V Rad fin P.F

- Emwdna waklmeyq (L'enfant est entr6] -= Emwina + wa - kim - q - yo.I - s P.v nZtb- tin p.F-
- Ebdmi bom6p (Les rois ont bu)--------=- Ebdmi + ba - dm - o - yo..

S P.V Rad fin P.F

2.1.2.1.4. LE FUTUR SIMPLE
Le futur simple se forme en suivant la formule g6n6rale ci-aprds :

F.Y.- (S) + P.V + Rad + Fin.

lci, le pr6fixe verbal est d ton montant ; le radical est toujours d ton haut; la finale est d ton

haut si le verbe est suivi d'un compl6ment, d ton bas s'il n'en est pas suivi ou lorsqu'il n'en a

" pas.

Ex : - Ndsimbd 6sairuvd (Je chanterai la zairoise)----------?-Ne - gimb - 6- 6sainrud.
P.V Rad fin compl

- Emwdna wdklme (L'enfant entrera! -- Emw5na + u - K[!n - e.

- 
s p.V na[- tin-

=' - ri b6mo it-", r.oi, boiront)----------=- Ebdmi + b6 -om - o.- tbaml bomo (Les rols ! 
s P.v Rad fin

Le futur simple se forme ensuite en usant de la m6me formule g6n6rale pr6c6dente

dans laquelle on place le pr6radical-gC- ; ce morphdme change en -!q- lorsque le verbe est d

la deuxidme personne (du singulier ou du pluriel). D'ou la structure suivante :

F.Y.- (S) + P.V + s6 / ku +Rad + Fin.

Ex :- Nas6simb6 6sainru5 Je chanterai la zairoise)----------- Na- s6 - gimb - a- 6sainry6.
P.V Prad Rad fin compl

- Emwdna wds6kjme (L'enfant entrera) ---------7 mw5na + u - se - kin - e.
S P.V P-raO -fl-rO f,

3,-- Ebami bds6mo (Les rois boiront! _- Ebami + b6 - s6 - om - o.
S P.V Prad Rad ,fh lrt

- Uk0risi muk6md (Tu manqeras demain) ---------7 U - Xrl - ris - 5
P.V Prad Rad fin

- Muk0risi mukdm6 (Vous manqerez demain)----------z Mu - k0 - ris - a
P.V Prad Rad fin

I
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Pour exprimer un fait futur 6loign6, le futur simple se forme en utilisant la m6me

structure g6n6rale pr6c6dente d la fin de laquelle on place la postfinale - re. lci, la finale est d

ton haut si le verbe est suivi d'un compl6ment ; elle est d ton bas s'il n'en est pas suivi ou

n 
' 

lorsqu'il n'en a pas. Parfois, c'est la finale -a-ou -e qui change en -l tandis que la finale -o en I

-u.
Ex : - Ndsimbdp /Nasimb! 6sairw6 (Je chanterai plus tard la zairoise).

P.F. fin Compl.

- Emwdna wdk[meyq/ wakimi (L'enfant entrera plu,s tard).p? ) rln'

- Ebimi bdsomop/b6mu (Les rois boiront plus tard).
P.F. fin

2.1.2.1.5. LE FUTUR ANTERIEUR
Le futur ant6rieur se trouve dans la subordonn6e de temps d'une phrase dont la

principale a un verbe conjugu6 au futur simple. ll se forme d'aprds la formule suivante :

F.V.-- Prop. princ. + nti + (S) + P.V. + ma +Rad + Fin. Le morphdme nti a ici la valeur

d'une conjonction de subordination.

Ex : - EPiyEJ4usAntitwamdteka (Les enfants mangeront lorsque nous auront pr6par6)

I

-Ebina 
birisa nti tu - ma -S- U

Prop. princ. P.V Prad. Rad Fin

- Mukw6ndi nti 6beni b6mikfr0ka (Vous partirez dds que les visiteurs seront
f"ntreYr"ront r"tou inet

- 
Mukw6ndd nti,r'6beni -_b6 + md - k0r0k - a
erop. princ. S P.V prro. -n%il Fin

2.1.2.1.6, LE PLUS.QUE.PARFAIT
Le plus- que- parfait se forme en utilisant la structure suivante :

' F.V.- (S) + P.V. +Rad + Fin + nge.

lci, le radical, la finale et la postfinale sont toujours d ton haut.

P.V Rad Fin P.F.
Bdkjmenqa (lls/Elles etaient entr6s (6es) 

- 

ba - kim - 6 - nq6' py Fro r, P.tr
- Ebimi b6monqii (Les rois avaient bu)-=Ebimi + b6 - om - O -rca

S P.V Rad Fin P.F.

Le plus-que-parfait se forme ensuite en usant de la structure suivante :

,.U.-(S) + P.V + ri +Rad + Fin.

Ex :- B6rislmba (lls avaient chant6)----- be - !_- simb - a
?"-u, il 6T {n

I
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- Murik(me (Vous 6tiez entr6s ) 

-ffi 
fr1ffi ?..._ '' pv plao. ilro rin

- Ebina b6rik6so (Les enfants avaient frapo6)- Ebdna + b6 - [ - k6s - q
S P.V Prad. Rad Fin

Le plus-que-parfait se forme enfin en appliquant la structure suivante :

F.Y- (S) + P.V. + Rad *i[ * Fin 6, uniquement pour les verbes en -a :

Ex : - lenda (partir) : Ebana b6ndir6 (Les enfants 6taient partisl 

-tOena 
+ ba - end - j1- e

S P.V Rad Pr6f Fin

- lkw6 (mourir) : B6kwire (lls 6taient morts) 

- 
b6 - kw - g - C
P.V Rad Pr6f. Fin

2.1.21.7. LE FUTUR DU PASSE
Le futur du pass6 se trouve dans la subordonn6e d'une phrase dont la principale

contient un verbe conjugu6 d un temps pass6, celui-ci 6tant ant6rieur par rapport d celui de la

subordonn6e dans le moment pass6. ll se forme d'aprds Ia formule suivante :

F.V.W Prop. Princ. +Prop. Sub. i verbe conjugu6 au futur simple.

Ex : - Mahamba w6ba mbu w!1i(/was6rir6 Rfmumba mydka ibi (Mahamba d6clara
Pro. Princ. Fut. du pass6

qu'il pleurerait Lumumba pendant deux ans)

- Nab6s6nq6 namisiba h6 mbu us6nda (J'avais dejd su qu'il partirait).
Prop. princ. Fut. du pass6

, 2.1.2.1.8. LE FUTUR ANTERIEUR DU PASSE
Le futur ant6rieur du pass6 se trouve dans la subordonn6e d'une phrase dont la

. principale contient un verbe conjugu6 d un temps pass6 ; dans cette subordonn6e, l'action

exprim6e par le verbe au futur ant6rieur du pass6 pr6cdde une autre action dans le pass6. ll

se forme d'aprds la structure suivante :

F.V."- Prop. Princ. + Prop. Sub. i verbe conjugu6 au futur ant6rieur.
g, 

' 
-fu mbu ukwOndiyo ntiwamislmba (Je croyais qu'il aurait chant6

Prop. princ. Fut. du pass6
avant votre d6part).

Ebea bdbes6nod beb5nqe mbu wah6i 6mwind0 ishe ntiwamikwa (Les gens
Prop. princ. Fut. du pass6

d6claraient que le pdre serait mort avant que le fils n'6puise l'h6ritage).

2.1.2.2. LES TEMPS COMPOSES
Le mode indicatif compte quatre temps compos6s en kinyanga: l'imparfait, le plus-que-

parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6.

I
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2.1.2.2.1. L'IMPARFAIT
L'imparfait se forme en utilisant la structure suivante :

F.V''7(S) +'b6s6ng5 + P.V. + Rad + Fin + nge/ngi.

lci, la postfinale -!Slg et {g! sont d'usage respectivement pour les verbes en -a ainsi que

ceux en -€ et -o. Le radical est toujours ici d ton haut.

Ex : - Nab6s6ns6 nisimb6nqe (Je chantais)--- na - b6s6nq6 - ni.- simb -a -rue
P.V P.V Rad Fin P.F

- Ebdna babesensd b6ki 6nqi (Les enfants entraient)

-------7 Ebena + b6 -b6s6nq6 +b6 -kla- e - ngiS P.V P.V N?A. TiN EF
- tib6s6ng6 Snqoronoi 6mqri (Tu allonqeais la corde)

u -uos€nga + 6nqo - or - 0 - lgt---P.v P.V Rad Fin P.F

2.1.2.2.2. LE PLUS -QUE.PARFAIT

s>
contient un verbe conjugu6 d un temps pass6 exprimant une action post6rieure par rapport d

celle exprim6e par ce plus-que- parfait de la subordonn6e.

ll se forme d'aprds la structure suivante :

F.Y.- 'ki6ng6 + P.V. + ma + Rad + Fin + Prop.princ.

Ex : - Uki6nq6 umib0ta, namjna (Lorsque tu avais accouch6, je dansai)

-------z U - ki6nqd + !L-me - but- a + nam/na.
P.V P.V Prad Rad. Fin Prop. Princ

2.1,2.2.3. LE PASSE EruTENIEUR
Le pass6 ant6rieur se trouve dans la subordonn6e d'une phrase dont la principale

contient un verbe conjugu6 au pass6 simple exprimant une action post6rieure par rapport ir

celle exprim6e par ce pass6 ant6rieur de la subordonn6e.

ll se forme d'aprds la structure suivante :

t.r.-,.orikia + P.V. + ma + Rad + Fin + Prop. princ.

Ex : - Warlkia wamdsimba, w€nda (Dds qu'il eut chant6, il partit)

-------r= Wa- rikla + wa - me+g[rt1b-a + w6nda.
P.V P.V Prad Rad Fin Prop. princ.,-

Le plus-que-parfait se trouve dans la subordonn6e d'une phrase dont la principQle

- Narikia namihfmbwa, nenda (Lorsque j'eus 6t6 battu, je partis)
a

-----.-7 Na -rikia -+ na -ma - h!!1b- u - a fllenda
P.V P.V Prad Rad Prruwi-r. Princ
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2.1.2.2.4. LE PASSE corulposE
Le pass6 compos6 se trouve dans Ia subordonn6e d'une phrase dont la principale

contient un verbe conjugu6 au pass6 simple exprimant une action post6rieure par rapport d

celle exprim6e par ce pass6 compos6 de la subordonn6e.

ll se forme d'aprds la structure suivante :

F.Y.-okukla + (nga) + ma + Rad + Fin. + Prop. princ.

Ex : - Wdkukia(nga) wamdsimba, w6ndi (Dds qu'il a chant6, il partit).
---- .zWd-kukia(nqa) + wa - mi - simb - a + w6nd5.

P.V Prad Rad Fin Prop. Princ

- Nikukia(nsa) namih0mbwa, n6ndd (Lorsque i'ai 6t6 battu, je partis).

- 
rrra - ffi1ffifil.] - a+nende
P.V Prad Rad Pr6f. Fin_ Prop. princ

?

2.1.3. LES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN KINYANAGA FACE A LA
THEORIE DES TYPOLOGIES LINGUISTIQUES

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques selon Bernard POTTIER et

Vladimir SKALIVKA, il se d6gage qu'i partir des formes verbales de l'indicatif, le kinyanga est

une langue flexionnelle externe, flexionnelle interne et agglutinante. Le kinyanga ne conserve

pas alors toutes les typologies linguistiques que pr6nent ces deux auteurs : il n'est pas une

langue isolante, ni non plus de type polysynth6tique.

2.1,3.1. ryPE FLEXIONNEL EXTERNE
La flexion externe se manifeste par les morphdmes de substitution, c'est-i-dire les

pr6fixes verbaux ou les participants de classe que regorge le groupe agglutinant ou la forme

verbale. Cette flexion se manifeste i gauche. Cependant, elle se marque dr droite lorsque,

dans le groupe agglutinant, l'infixe objet est de la troisidme personne du pluriel ou de la
troisidme personne du singulier repr6sentant un objet, une chose ou un 6tre non anim6. Ceci

se manifeste par la variation de la finale chez le verbe conjugu6 d la premidre ou d la

deuxidme personne du pluriel de I'imp6ratif.

EX : - Twashim6 6bina (Nous aimons les enfants).
P.V

- Nashimdbo, 6bina (Je les aime, les enfants).
P.V. t.O.

L- Emwina, umushim6 (L'enfant, tu l'aimes) u - mu - shim6
P.V. l.O.

- Emutf, twashim5o (L'arbre, nous l'aimons).
P.V. l.O.

-a



Washimayg, 6miti (ll/Elle les aime, les arbres).
- P.V. t.O.

Ekdn!, namunjnk6ko (La feuille, je la luidonne) 

- 

na - mu - nink5 - ko
' P,v. iaJ. ' rb.o.

B6kushim6 (lls/Elles t'aiment)7b6 - ku - shim6
'P.v. l.o.

Munishim6 (Vous m'atmez)7 mu -n! - shimd' P.v. r.o.

2.1.3.2. TYPE FLEXIONNEL INTERNE
Le kinyanga est une langue flexionnelle interne dans certaines formes verbales

agglutinantes, c'est-i-dire des formes verbales qui regorgent en elles des {ffixes (infixes

objets) ; ces affixes 6tant susceptibles de subir certaines variations de forbre o, de

personne.: ' .,ffil*ifl:H:?ffi'-:1"-::t,:;:jill[,J,
- Wakuk6s6 (ll/Elle te frappe)/ Wabuk5s6 (ll/Elle vous frappe).

- Namukdmd (Je le bats) Makuk6m6 (ll/Elle te bat)/ b6buk6m6 (lls/Elles vous battent).

{ 2.1.3.3. TYPE AGGLUTINANT
Le kinyanga est une langue agglutinante par I'accumulation d'affixes dans la forme

' .; verbale. Ces affixes sont, pour la plupart des cas, des morphdmes de substitution (pr6fixes

r lerbaux ou participants et ceux de classes ; infixe objet, infixe relatif, infixe r6fl6chi ; parfois

1 des morphdmes de conjugaison (formatifs ou marques de temps, finale, etc.)

_ EX :- Twakris6 (Nous frappons) 

--F 
- k6s - q/ Muk6s6 (Vous frappez)

P.V Rad Fin '/ pv 
-nao 

Fin
Muk6s6ng6 (Vous aviez frappir)-=# 

;F ; 3 
- ngii/ Binq mukiisolgj (Vous 6tes

' . en train de frapper).

2.2. LES FORMES VERBALES DE L'IND|CATICATIF EN FRAN9AIS

2.2.1. LA STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE" La structure d'une forme verbale de I'indicatif contient in6vitablement, en frangais, le

sujet, le radicalet la d6sinence (terminaison). D'ou la formule g6n6rale suivante :

F.V. _1S) + Rad + Fin.

I
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Comme l'indiquent les paranthdses, le sujet est un 6l6ment supl6mentaire, car ne faisant pas

partie du corps du verbe. Aux 6lements cit6s ci-haut peuvent s'ajouter d'autres notamment

dans une forme agglutinante (pronom personnel, relatif ou interrogatif compl6ment d'objet).

Ex : - Nous chantons .z nous + chant + ons.
S. Rad. D6s.

- Vous l'appelez ----- vous + le + appel + ez
S. C,O.D. Rad. Des.

_+z
- Voila l'enfant qu'aiment les parents -*ZzLgS parents + aim + ent + que

Gr.S Rad. D6s C.O.D.
- Je m'aime ------=. j.e + me + aim + e " -

S. C.O.D. Rad. D6s.
- Qu'imagines -tu ? . tU + imaqin + es + que.

S. Rad. Des. C.O.D.

2.2.2. LA FORMATION DES TEMPS
Le mode indicatif compte au total dix temps repartis en temps simples et en temps

compos6s.

2.2.2.1. LES TEMPS SIMPLES
Le mode indicatif compte cinq temps simples en frangais : le pr6sent, l'imparfait, le

pass6 simple, le futur simple et le futur du pass6.

2.2.2.1.1. LE PRESENT
Le temps pr6sent se forme selon les structures suivantes relatives aux diff6rents

groupes des verbes :

a. Verbes en -ER (1"'groupe)

f nd. Pr6s. = S + Rad. du verbe d conjuguer +D6s.(-g -es, -A -ons, -t2Z -ent)

Ex : Je chante d l'6glise.
' 

Tu aimes tes amis. i

Cet ouvrier travaille bien.

Nous souhaitons bon retour d nos parents !

Vous appelez les enseignants.

Les 6ldves arrivent ici aujourd'hui.

=r$Rad. du verbe d conjuguer +D6s. G1g 'lg - [ - issons. -/ssez, -isse2fl

;

. b Verbes en -lR (2i groupe), avec participe pr6sent en -issanf :

I

b
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Ex: Je d6molis la maison.

Tu finis le resum6.

Baseme polj! la pierre.

Nous bAtissons notre pays.

Vous subissez les cons6quences de l'impunit6.

Nos enfants bannissent la punition.

c. Verbes en -OlR ( 3d groupe) :

Pr6s. = S + Rad. du verbe d conjuguer +D6s. (- gi$ -c!g-oit, -ons, -ez, .ent)

Ex : Je vqlg les bandits.

Tu regois tes cadeaux.

Blaise apergqi! les enfants.

Nous percevons la prime des enseignants.

Vous revoyez vos legons.

Les femmes s'apergoiven! de leurs fautes.

Tu connais tes amis.

L'agneau se me! d l'abri./ll perg[son temps./ Yves convainc son pdre.

Nous vainquons nos ennemis.

Vous cousez de jolies jupes.

Ces commergants vendent cher leurs marchandises.

2.3.2.1.2. L' I M PARFAIT
ll se forme selon la structure suivante chez tous les verbes, sans distinction de

Ex : Nous chantons : Autrefois, je chantais bien.

Nous d6molissons : Tu d6molissais ta paillote.

Nous recevons : Oscar recevajt sa prime r6gulidrement.

lnd. Pr6s. = s + Rad. du verbe d conjuguer +Des.(-9, -s, -tl-d/-c, -s, -ez, -ent)

: Je lig ce livre.

= s + Rad. lnd. Pr6s. 1"'" pers. Plur. du verbe d conjuguer +D6s. (-ats" -gls -il

I
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Nous vendons : Nous vendions nos habits.

Nous aimons :Vous aimiez les avocats.

Nous surqissons : Les chdvres surgissaient au champ.

Remarque:

Contrairement d la regle pr6c6dente, le verbe 6tre, quifait < Nous sommes > a

l'indicatif pr6sent, fait < J'6tais, etc. > d l'indicatif imparfait au lieu de < Je sommais, etc >

( indicatif imparfait du verbe sommer).

2.2.2.1.3. LE PASSE SIMPLE
ll se forme selon les structures suivantes relatives aux diff6rents groupes des verbes :

Tu desiras rester d la maison.

Jean aima sa cousine.

Nous appeldmes nos amis.

Vous chantdtes l'hymne national.

Les 6ldves dessindrent le canard.

Ex : Je finis la tiche en mil neuf cent quarante-six.

Tu remplis la casserole de vin.

Ndoole subj! le sort de son frdre ce jour-ld.

Nous batimes notre maison.

Vous d6finites les droites paralldles.

Les stars congolaises maudirent leur colldgue.

a) Verbes en -ER (1"'groupe) :

= S + Rad. du verbe d conjuguer +D6s. (-A -A -4 -6mes. -dfes.

le = S + Rad. du verbe d conjuguer +D6s. (!S -A ll

C. Verbes en -OlR (36

simple = S + Rad. du verbe ir conjuguer +Des. (-ISLAS -'ll,/-ug, -iU-UL -!Aes/-lmes,

Ex:Voir/Recevoir
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Je vp /regus mon cousin.

Tu vlglregus le v6hicule.

J6remie v!!regq! les points.

Nous v1ngg/reg0mes les papiers.

Vous vites/reg0tes les poissons.

Papa et maman vlenflregurent l'argent.

d. Verbes en -RE (40 groupe) :

Je d1s/connus la verit6.

Tu dis/connus cela.

Maman djlconnut ce mensonge.

Nous dimes/conn0mes ces mots.

Vous diteg/conn0tes ce qu'ils r6clamaient.

Les parents direnUconnurent de leurs enfants.

2.2.2.1.4. LE FUTUR SIMPLE
ll se forme d'aprds la structure suivante chez tous les verbes, sans distinction de

Ex: Je sdmerai_du riz.

Tu subirag le sort de ton frdre.

Anne recevra les enveloppes.

Nous lirons la lettre.

Vous aimerez cette femme.

Ces filles trahirsn'! leurs parents.

simple = S + Rad. du verbe d conjuguer +D6s.(-rsl-ug -is/-us, -'!t/-uL -imes/-1mes.

= S + Rad. du verbe d conjuguer (termin6 toujour:s par la consonne r) +D6s.
C U -A -A -ong -eZ -on!)
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2.2.2.1.5. LE FUTUR DU PASSE
ll se forme d'aprds la structure suivante chez tous les verbes, sans distinction de

groupes :

Ind. Fut. du pass6 = S + Rad. lnd. Fut. simple du verbe d conjuguer (termin6 toujours par la

consonne r) +Des. lnd. lmpa. (als" -A!S -AlL -ierlg :!92 -aten!)

Ex : Je disais que je sdmerais du riz.

Tu subiraig le sort de ton frere le jour suivant.

Anne recevra[t les enveloppes dans deux jours.

Aprds le travail, nous lirjons la lettre.

Vous aimerjez cette femme par son comportement.

Ces filles trahiraien! leurs parents d la c6r6monie.

2.2.2.2. LES TEMPS COMPOSES
Le mode indicatif compte cinq temps compos6s en frangais : le pass6 compos6, le plus-

que-parfait, le pass6 ant6rieur, le futur ant6rieur et le futur ant6rieur du pass6.

2.2.2.2.1. LE PASSE COTVIpOSE

ll se forme d'aprds la structure suivante chez tous les verbes, sans distinction de

groupes :

lnd. Pass6 compos6 = lnd. pdes. de l'auxil. proprement dit + Part. passe (de forme simple'

du verbe d conjuguer.

Ex : Avec avoir:

J'ai sem6 du riz.

Tu as subi le sort de ton frere.

Anne a regu les enveloppes il y a deux jours.

Nous avons lu la lettre.

Vous avez aim6 cette femme.

Ces filles ont trahi leurs parents.

Avec 6tre :

Je suis al16 d l'69lise.

Tu es parti Ie matin.

Furaha est arriv6e hier.
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J'eus seme du riz.

Tu eus subi le sort de ton frdre.

Anne eut reeu les enveloppes.

Nous e0mes lu la lettre.

Vous e0tes aim6 cette femme.

Ces filles eurent trahi leurs parents.

Avec 6tre :

Je fus alle d l'69lise.

Tu fus parti le matin.

Furaha fut arriv6e le jour pr6c6dent.

Nous f0mes venus vous voir.

Vous f0tes tomb6s de l'arbre.

Les filles furent sorties de l'internat.

N 2.2.2.2.4. LE FUTUR ANTERIEUR
ll se forme d'aprds la structure suivante chez tous les verbes,idistinction de groupes :

lerta

lnd. Fut. Ant. = S. + lnd. Futur simpleyde l'auxil. Broprement dit + Part. passe (de forme

simple) du verbe a.ofirgr"r. !r.

Ex : Avec avoir:

J'aurai sem6 du riz.

Tu auras subi le sort de ton frdre.

Anne aura regu les enveloppes.

Nous aurons lu la lettre.

Vous aurez aim6 cette femme.

Ces filles auront trahi leurs parents.

Avec 6tre :

Je serai all6 d l'6glise.

Tu seras parti le matin.

Dans deux jours, Furaha sera arriv6e.

Nous serons venus vous voir.

Vous serez tomb6s de l'arbre.

I
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Les filles seront sorties de l'internat.

' 2.2.2.2.5. LE FUTUR ANTERIEUR DU PASSE
" ll se forme d'apres la structure suivante chez tous les verbes, sans distinction de

" $roupes.

lnd. Fut. Ant. du pass6 = S + lnd. Fut. du pass6 de l'auxil. proprement dit + Part. pass6
(de forme simple) du verbe d conjuguer.

Ex : Avec avoir:

Tu aurais subi le sort de ton frdre.

Avant p6ques, Anne aurait recu les enveloppes.

Nous aurions lu la lettre avant de travailler.

Vous auriez aim6 cette femme par son comportement.

Ces filles auraient trahi leurs parents d la c6r6monie.

Avec 6tre :

Je serais all6 d l'6glise.

Tu serais parti le matin.

Avant pdques, Furaha serait arriv6e le jour pr6c6dent.

Nous serions venus vous voir.

Vous seriez tomb6s de l'arbre.

Les filles seraient sorties de l'internat.

2.2.3. LES FORMES VERBALES DE L',INDICATIF EN FRAN9AIS FACE A LA
THEORIE DES TYPOLOGIES LINGUISTIQUES

Nous referant aux typologies ou classes linguistiques selon Bernard POTTIER et

Vladimir SKALIVKA, il ressort qu'i partir des formes verbales de l'indicatif, le frangais est une

langue isolante ou analytique, flexionnelle externe, agglutinante et polysynthetique. Quant aux

formes verbales de l'indicatif, le frangais ne conserve pas alors toutes les typologies

linguistiques que pr6nent ces deux auteurs ; il n'est pas une langue flexionnelle interne.

2.2.3.1. TYPE OU GARACTERE ISOLANT OU ANALYTIQUE
Le frangais est une langue isolante par la s6paration des mots qui constituent la phrase,

au lieu de former une accumulation des morphdmes dits affixes.



86

_ Ex : Je te crois.

Tu nous vois.

ll se tait.

2.2.3.2. TYPE FLEXIONNEL EXTERNE
Le frangais est une langue de type flexionnel externe par les d6sinences des personnes

et des temps du mode indicatif. Cette flexion se marque ir droite.

Ex : - Nous chantonsfuous chantezills chantent/Je chante/ Tu chantes/ll chante.

Nous finiqlgsA/ous finllgEltts tin.qgdlJe fintEnu fintE/ll finj!.

- Nous recevio nsA/ous recevjez/l ls recevapn'(Je receva!g/tu recevaiE/l I recevait.

- Nous lironsA/ous lirezllls lirgn'flJe lirajffu liras/ll lira.

2.2.3,3. TYPE AGG LUTINANT
Consid6rant le mode indicatif, le frangais est une langue agglutinante par les formes

verbales dont font partie les pronoms personnels 6lides compl6ments m' ,I,g' et !' ; le pronom

- personnel elide attribut !' ou le pronom relatif 6lid6 qu'.

' Ex: Tu m'aimes bien.

Je t'accuserai aux parents.

On l'adore fort.

lls s'6liminent.

Nous I'avons 616.

Le poste qu'occupe ton frdre est strat6gique.

2.2.3.4, TYPE PO LYSYNTH ETIQU E
Partant du mode indicatif, le frangais est une langue polysynthetique par la formation de

,l

certains mots (verbes) en unissant deux ou plusieurs radicaux dans un mot.

Ex : lls s'autogerenl-. s'auto-q6rent.

Nous nous entraimons -z entre -aimons.
Vous antidatez le documenl 

- 
anti-datez

ll contrebalanga la situation -----7 contre-balanga.

Vous vous entreverrez l'an prochain ----z entre -yg11gz.

Tu poursuis ton frdre .= pour-suis.

l

I
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CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici au terme du chapitre deuxidme de notre travail, lequel chapitre est intitule

< Les formes verbales de l'indicatif >.

Ce chapitre s'est articul6 sur deux points : les formes verbales de l'indicatif en kinyanga et les

formes verbales de I'indicatif en frangais. Dans l'un comme dans l'autre point, on a trait6 de la

structure d'une forme verbale, de la formation des temps, ainsi que de ces formes verbales

ainsi trouv6es face d la th6orie des typologies ou classes linguistiques.

En ce qui concerne les formes verbales de l'indicatif en kinyanga, en l'occurrence la

formation des temps, il a 6t6 d6montr6 que ce mode compte au total dix temps r6partis en

temps simples et en temps compos6s. Sont des temps simples le pr6sent, le pass6 simple, le

pass6 compos6, le futur simple, le futur ant6rieur, le plus -que-parfait, le futur du pass6 et le

futur ant6rieur du pass6, soit huit temps. Sont des temps compos6s l'imparfait, le plus-que-

parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6, soit quatre temps. D'ou, le pass6 compos6 et

le plus-que-parfait sont des temps simples et des temps compos6s d la fois en kinyanga.

Le futur du pass6 et le futur ant6rieur du pass6 pr6sentent respectivement les m6mes formes

que le futur simple et le futur ant6rieur, mais les deux premiers se situent au moment pass6 et

les deux derniers, au moment futur.

En depit de certaines variations pouvant surgir au sein de certaines structures, tous ces temps

se forment d'aprds la structure g6n6rale suivante : FY 
-= 

(S)+p.V+Rad. +Fin. Ceci nous

conduit i induire que les formes verbales de I'indicatif se forment en respectant la structure

g6nerale des formes verbales que nous avons 6voqu6e plus loin dans le chapitre premier du

pr6sent travail. lci, Ie sujet, le pr6fixe verbal et parfois la finale sont variables ; le radical verbal,

quant d lui, est invariable. A ces 6l6ments cit6s dans la formule ci-dessus peuvent s'ajouter

des affixes. En cas de l'absence du sujet sur la chaine syntaxique, c'est le pr6fixe verbal qui

joue son role. Le pr6fixe verbal est un substitut qui repr6sente soit la premidre, soit la
deuxidme, soit la troisieme personne du singulier ou du pluriel. Le radical peut se pr6senter

sous la forme monosyllabique, dissyllabique ou polysyllabique.

La finale sert d'6l6ment de distinction des groupes des verbes (dr l'infinitif). Subissant la

variabilit6, elle marque parfois la distinction de personne, de nombre, de mode ou de temps.

Outre les 6l6ments de la structure verbale cit6s ci-haut, les tons jouent un r6le important dans

certaines formes verbales oir ils servent d distinguer des modes, des temps, etc.

1
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Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques, selon Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est av6r6 qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, le kinyanga est une

langue flexionnelle externe, flexionnelle interne et agglutinante. Cependant, dans ce point de

vue, le kinyanga n'est pas une langue isolante ni non plus polysynth6tique.

En ce qui concerne les formes verbales de l'indicatif en frangais, en l'occurrence la

formation des temps, il a 6t6 d6montr6 que cfufode compte atrtchl dix temps repartis en

temps simples et en temps compos6s. Sontitemps simples le pr6sent, le pass6 simple,

l'imparfait, le futur simple et le futur du pass6. Sontffips compos6s le pass6 compos6, le

pass6 ant6rieur, le plus-que-parfait, le futnraterieur et le futur ant6rieur du pass6. Les temps

simples se forment suivant la formule g6n6rale ci-aprds : F.V. --Z S + Rad + Des. Dans

cette formule, les d6sinences varient d'aprds les temps, les groupes des verbes, les nombres

et les personnes ; le radical est g6n6ralement invariable. Les temps compos6s se forment

d'aprds la formule g6nerale suivante : FY 

-S. 

+ Auxil. T.S.C. + Part. pass6 (de forme

simple) du verbe i conjuguer. Dans cette formule, les temps simples et les temps compos6s

marchent par paire. Ainsi, le present, le pass6 simple, l'imparfait, le futur simple et le futur du

pass6 sont respectivementitemps simples du pass6 compos6, du pass6 ant6rieur, du plus-

que-parfait, du futur ant6rieur et du futur ant6rieur du pass6. Comme ne I'indiquent pas les

parenthdses dans la formule g6n6rale pr6c6dente, le sujet est toujours pr6sent dans la chaine

syntaxique. Le radical peut se pr6senter sous la forme monosyllabique, dissyllabique ou

polysyllabique.

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est av6r6 qu'i partir des formes verbales de l'indicatif, le frSngais est une

langue isolante ou analytique, flexionnelle externe, agglutinante et polysynth6tique.

Cependant, dans ce point de vue, le frangais n'est pas une langue flexionnelle interne.

'q

'(
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Ghapitre troisidme : ANALYSE CONFRONTATIVE DES FORMES
VERBALES DE L'INDICATIF EN KINYANGA ET EN FRAN9AIS

3.1. INTRODUCTION
Comment faire une analyse confrontative des formes verbales de l'indicatif en kinyanga

et en frangais ?

Nous venons de faire une analyse des formes verbales de l'indicatif en kinyanga d'une

part, et celle des formes verbales de I'indicatif en frangais, d'autre part. Cela revient d dire que

nous avons deja des donn6es et avons dejd acquis des connaissances suffisantes en rapport

avec ces 6l6ments descriptifs. Faire une analyse confrontative des formes verbales de

l'indicatif en kinyanga et en frangais consiste a faire la confrontation, une sorte de
dr

comparaison oulparallelisme entre les formes verbales de l'indicatif de ces deux langues en

distinguant leurs points de similitude et ceux de dissemblance. Cette confrontation n'est pas

bas6e sur le plan de la parent6 g6n6tique entre les deux langues ; elle est plutOt due i des

relations typologiques entre elles, le frangais 6tant une langue indo-europ6enne romane et le

kinyanga, une langue africaine bantu.

3.2. SIMILITUDES ENTRE LES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN
KINYANGA ET EN FRANgAIS

9.2.1. DE LA STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE
Une forme verbale de l'indicatif du kinyanga ou du frangais contient in6vitablement un

sujet, un radical et une d6sinence (finale). D'oU, la formule g6n6rale suivante : F.V.7 S +

Rad. + D6s/Fin. lci, le sujet est un 6l6ment suppl6mentaire.

Ex. Ba0ma w6sfmb6 (Ba0ma chanta)7 Ba0ma + wa + simb + 5 (Bauma + chant +a).' " g Pv Rad. Fin s, nio. oes

3.2.2. DE LA FORMATION DES TEMPS
En frangais, comme en kinyanya, le mode indicatif compte au total dix temps r6partis en

temps simples et en temps compos6s.

3.2.2.1. DES TEMPS SIMPLES
Le mode indicatif reconnait quatre temps simples communs entre frangais et kinyanga.

ll s'agit du pr6sent, du pass6 simple, du futur simple et du futur du pass6. Tous ces temps se

forment d'aprds la formule g6n6rale : F.Y.-, S+Rad+D6s/Fin.

I

.
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EX2 : - K5kuru wakes6 (Kakuru frappe)-7 f'#iuru + wa + kas+ O (Kakuu frapp + e)
S P.V/S Rad Fin S Rad D6s

- Nasimba (Je chantai) 

- 
Na + Sjmb + a (Je + chant + ai)

- Nisimba (Je chanterai)-, n, ] * L,n lffi.*,S. Rad Fin S Rad Des

- Mahamba w6ba mbu wdrir6 R0mumba mydka jOi ltUanarfiba d6clara qu'il pleurerait

Lumumba pendant deux ans) 

- 
Mahamba *"5, mbu wd + rir + e ...

S. Rad Fin
(Mahamba d6clara qu'il + pleurer + ait...)

S Rad D6s

3.2.2.2. DES TEMPS COMPOSES
Le mode indicatif compte trois temps compos6s communs entre frangais et &inyanga. tt

s'agit du plus -que-parfait, du pass6 ant6rieur et du pass6 compos6. 
=

3.2.3. DES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN KTNYANGA ET EN
FRAN9AIS FACE A LA THEORIE DES TYPOLOGIES LINGUISTIQUES

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir
' ; SKALIVKA, il se d6gage qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, le kinyanga et le frangais

, sont tous des langues flexionnelles externes et agglutinantes.

.-l

3.2.3.1. DU TYPE FLEXIONNEL EXTERNE
En frangais, comme en kinyanga, la flexion externe se manifeste parfois d droite.

EX : Nashimdbo, 6bdna (Je les aime, les enfants) /Twashim6ko, 6kanyqmb6 (Nous I'aimons,

la maisonnette). t:

3.2.3.2. DU TYPE AGGLUTINANT
En frangais et en kinyanga, I'agglutination se manifeste par I'accumulation des

morphdmes (affixes ou pronoms) dans la forme verbale.

EX:Unishima(Tum'aimes) 

- 
U +ni +shim+a (Tu+me+aim+es.)
P.V. l.O.D. Rad Fin S C.O.D. Rad D6s
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3.3. CONTRASTES ENTRE LES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN
KINYANGA ET EN FRAN9AIS

3.3.1. DE LA STRUCTURE D'UNE FORME VERBALE
Au - deld de la formule g6n6rale : F.V. 

- 
S + Rad + D6s / Fin, la structure d'une

forme verbale de I'indicatif en kinyanga contient parfois d'autres 6l6ments qui concourent d

son agglutination. ll s'agit, par exemple, du prefixe verbal (P.V), du pr6radical (Prad), de la
postfinale (P.F), de l'6l6ment extensif (morphdme d6rivatif), etc. Cela se remarque moins dans

la forme verbale agglutinante frangaise. En kinyanga, le sujet, precedant le pr6fixe verbal,

peut ne pas exister lorsqu'en frangais, il existe in6vitablement dans Ia chaine syntaxique.

EX: Tusond6n6nge (Nous nous cherchons) 

-? 
tu + sond + an + 6 + nqe

p.v/S Rad S.R. Fin. P.F.

3.3.2. DE LA FORMATION DES TEMPS
Le mode indicatif compte huit temps simples en kinyanga (le present, le pass6 simple,

le pass6 compos6, le futur simple, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait, le futur du pass6 et le

futur ant6rieur du pass6) alors qu'en frangais, il en compte cinq (le pr6sent, le pass6 simple,

I'imparfait, le futur simple et le futur du pass6). D'oufe frangais reconnait l'imparfait comme

temps simple de l'indicatif alors.que le kinyanga nefgonnait pas ainsi. Le kinyanga compte

parfois sur le tondme pou!ffrerldtr'rns temps simples, i& qi n'est pas le cas en frangais. Les

finales des temps simples de l'indicatif restent pour la plupart des cas statiques et identiques d

celles de l'infinitif en kinyanga tandis que les d6sinences varient en nombre et en personne

avec le sujet du verbe en frangais.

Le mode indicatif compte quatre temps compos6s en kinyanga (l'imparfait, le plus-que-

parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6) alors qu'en frangais, il en compte cinq (le

pass6 compos6, le pass6 ant6rieur, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait et le futur ant6rieur du

pass6);,

L. 'D'ou, le frangais reconnaTt le futur ant6rieur, le futur ant6rieur du pass6 et le pass6

ant6rieur comme temps compos6s de l'indicatif alors que le kinyanga ne les reconnait pas

ainsi. Par contre le plus-que-parfait et le pass6 compos6, temps exclusivement compos6s en

frangais, sont i la fois temps simples et temps compos6s en kinyanga. Bien que le plus-que-

parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6 soient des temps compos6s communs entre

frangais en kinyanga, ces temps ne se forment pas en suivant une formule g6n6rale commune

en ces deux langues. Les temps compos6s se forment en frangais en faisant accompagner le

I
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participe pass6 (de forme simple) du verbe d conjuguer de certaines formes verbales simples

de l'auxiliaire avoir ou 6tre alors qu'en kinyanga, ils se forment en faisant accompagner des

formes agglutinantes du verbe d conjuguer de certaines formes simples agglutinantes de

fOese ou ikia.

3.3.2.1. DU PRESENT
Pour exprimer un fait continuel, le kinyanga se sert d'une postfinale alors que le frangais

use d'une expression ou une formule d'aspect duratif (6tre entrain de + lnf. du verbe d

conjuguer).

Ex: Tukamb6nge (Nous sommes en train d'iniurier/d'insulter) ,

Pour exprimer un pass6 r6cent, le kinyanga se sert d'un pr6radical alors que le frangais

; use d'une expression ou une formule d'aspect exprimant la proximit6 dans le pass6 (lnd. Pres.

de venir de + lnf. Pr6s. du verbe d conjuguer).

Ex : Twamikamba (Nous venons d'iniurier/d'insulter

. Pour exprimer un fait habituel, le kinyanga se sert d'une postfinale alors que le frangais

- r use d'un adverbe de fr6quence qui modifie le sens du verbe.

, Ex : Tukoranqa (Nous travaillons souvent).

.. Pour exprimer un fait futur proche, le kinyanaga se sert tout simplement du futur simple

' alors que le frangais use d'une expression ou une formule s'aspect exprimant la proximit6

't dans le futur (lndicatif pr6sent de aller + lnf. pr6sent du verbe a pn juger).

3.3.2.2. DU PASSE SlrUple
Pour former le pass6 simple, le tondme compte et la finale de l'infinitif reste statique et

, I retenue en kinyanga alors qu'en frangais, te tondme n'est pas pris en compte et les

d6sinences varient en nombre et en personne avec le sujet du verbe.

Ex : -Nasimba 6sainrva (Je chantai la zairoise).

Twas(mba 6sairw6 (Nous chantdmes la zaTroise).

3.3.2.3. DU FUTUR SIMPLE
Pour former le futur simple, le tondme compte et la finale de l'infinitif reste statique et

retenue en kinyanga alors qu'en frangais, le tondme n'est pas pris en compte et les

d6sinences varient en nombre et en personne avec le sujet du verbe.
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Ex : - Ndsimb6 6sairw6 (Je chanterai la zairoise).

-Twdslmb6 6sainru6 (Nous chanterons la zairoise).

Pour former encore le futur simple, le kinyanga

frangais n'en use pas.

Ex : -Nas6simb6 6sainry6 (Je chanterai la zairoise).

- UkrislmbI6sainlrr6 (Tu chanteras la zalroise).
E

$.lntin, pour efprimer un fait futur 6loign6, le kinyanga

se sert d'un pr6radical alors que le

se sert d'une postfinale alors que le

frangais n'en use pas.

Ex : Ndsimb6p 6sairw6 (Je chanterai plus tard la zaTroise).

3.3.2.4. DU FUTUR DU PASSE
Les contrastes 6voqu6s pr6c6demment pour former l'indicatif futur simple en frangais et

en kinyanga sont d'application pour former I'indicatif futur du pass6. Cependant l'indicatif futur

simple et l'indicatif futur du pass6 expriment des faits qui se d6roulent respectivement dans le

moment futur et dans le moment pass6.

EX : Mahamba w6ba mbu was6rir6 R[mumba myika ibi (Mahamba d6clara qu'il p]eurerait

Lumumba pendant deux ans).

3.3.2.5. DE L'IMPARFAIT
Comme nous l'avons dejd 6voqu6 pr6c6demment, l'imparfait est un temps simple en

frangais alors qu'il est temps compos6 en kinyanga. Pour former ce tempsrle kinyanga se sert

d'une postfinale aux deux particules qui constituent la forme verbale alors(ue le frangais n'en

use pas.

EX : Nab6s6nsd nisfmbdnse (Je chantais).

3.3.2.6. DU PASSE COTUpOSE
comme not t)r'

.rs{Avons 6voqu6 pr6c6demment, le pass6 compos6 est un temps simple et

compos6 d la fois enlinyanga alors qu'il est exclusivement un temps compos6 en frangais.

Pour former ce temps, le tonemgcompte et la finale de l'infinitif reste statique et retenue en

kinyanga alors qu'en frangais, le-tondme n'est pas pris en compte et les d6sinences de

l'auxiliaire varienlp nombre et en personne avec le sujet du verbe. Pour former le pass6
,4'

compos6, le kinyanga se sert soit d'un pr6radical seulement, soit d'un pr6radical et d'une

postfinale d la fois alors que le frangais n'en use pas.

:
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Ex : - Wdkuklang wamdslmba, w6ndd (Dds qu'il a chant6, il partit).

- Ndkusimba / ndkusimbSnqg / nasimb6lp 6sairw6 (J'ai chant6 la zairoise).

7
3.3.2.7. DU PASSE EruTENIEUR

Pour form", l9 pass6 ant6rieur, le kinyanga se sert d'une preinitiale et d'un p6radical

respectivement Oanfle premier et le deuxidme particules de la forme verbale compos6e alors

que le frangais[bn use pas.2
EX : Warikia warfiisimba, w6nda (Des qu'il eut chant6, il partit).

3.3.2.8. DU FUTUR ANTERIEUR
Comme nous l'avons dejd 6voqu6 pr6c6demment, le futur ant6rieur est un temps

compos6 en frangais alors qu'il est un temps simple en kinyanga. Pour former ce temps, le

kinyanga se sert d'un pr6radical alors que le frangais n'en use pas.

EX : Mukwendd nti 6beni bamekyrika (Vous partiriez dds que les visiteurs seront

rentr6s/seront retourn6s).

3.3.2.9. DU PLUS.QUE.PARFAIT
Comme nous l'avons 6voqu6 pr6c6demment, le plus-que-parfait est un temps simple et

compos6 d la fois en kinyanga alors qu'il est exclusivement un temps compos6 en frangais.

Pour former ce temps, le tondme compte et la finale de l'infinitif reste statique et retenue en

kinyanga alors qu'en frangais, le tondme n'est pas pris en compte et les d6sinences de

I'auxiliaire proprement dit varient en nombre et en personne avec le sujet du verbe. Pour

former le plus-que -parfait, le kinyanga se sert soit d'un pr6radical seulement, soit d'un

pr6radical et d'une postfinale d la fois alors que le frangais n'en use pas.

EX :- Ukftinq6 umibfta, namfna (Lorsque tu avais accouch6, je chantai).

- Musimb6nqS 6r0t0 ndo (Vous aviez chant6 ce jour-ld).

3.3.2.10. DU FUTUR ANTERIEUR DU PASSE
Comme nous l'avons dejd 6voqu6 pr6c6demment, le futur ant6rieur du pass6 est un

temps simple en kinyanga alors# qu'il est un temps compos6 en frangais. Les'contrastes

6voqu6s prec6demment pour former l'indicatif futur ant6rieur en frangais et en kinyanga sont

d'application pour former l'indicatif futur ant6rieur du pass6. Cependant, l'indicatif futur

ant6rieur et l'indicatif futur ant6rieur du pass6 expriment des faits qui se d6roulement

respectivement dans le moment futur et dans le moment pass6.

I
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EX : Nab6s6ng6 nihakdnge mbu ukw6nddyo ntiwamdsimba (Je croyais qu'il aurait chant6

avant votre d6part).

3.3.3. DES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN KINYANGA ET EN
FRANqAIS FACE A LA THEORTE DES TYPOLOGTES LINGUISTIQUES

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il se degage qu'i partir des formes verbales de I'indicatif, le kinyanga et le frangais

pr6sentent des contrastes.

3.3.3.1. DU TYPE OU GARACTENE ISOI.ANT OU ANALYTIQUE
Le frangais est une langue isolante alors que le kinyanga ne l'est pas.

EX : Je te crois.

Tu nous vois.

ll se tait.

3.3.3.2. DU TYPE FLEXIONNEL INTERNE
Le kinyanga est une langue flexionnelle interne alors que le frangais ne l'est pas.

EX : - Nabutonde (Je vous pr6viens)/Naf,gtonde (Je te pr6viens).

- Wanik6so (ll/Elle me frappe)Matuk6s6 ( ll /Elle nous frappe).

3.3.3.3. DU TYPE FLEXIONNEL EXTERNE
Bien que frangais et kinyanga soient tous des langues flexionnelles externes, ils

different par le fait que le frangais et le kinyanga sont respectivement flexionnelf externef d

droite et flexionnel externe d gauche. , ,:

EX : - Uasfrffia 6bdna (J'aime les enfants).

- fwashffi6 ebdna (Nous aimons les enfants).

3.3.3.4. DU TYPE AGGLUTINANT
Sur le plan du caractdre agglutinant, le kinyanga est plus d6velopp6 que le frangais.

EX : - Twamushffi6 ngqrq (Nous l'aimons tant) 
-=E+ 

mu + shim + 6 (Nous aim i

P.V l.O Rad Fin Rad

+ ons + le)
D6s C.O.D

- Twamuk6s0r6bo (Nous les luifrappons) 

-z 
tu + mu + kds + [r + e + bo
P.V l.O Rad S.A Fin l.O
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3.3.3.5. DU TYPE POLYSYNTHETIQUE
Le frangais est une langue polysynthetique alors que le kinyanga ne l'est pas.

EX : - Nous nous entraimon4, entre - aimons

- Vous antidatez le document------= anti- datez

CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici au terme du chapitre troisidme de notre travail,'lequel chapitre est intitu16

< Analyse confrontative des formes verbales de l'indicatif en kinyanga et en frangais >. Ce

chapitre a consist6 d 6tablir les similitudes et les contrastes existant entre les formes verbales

de l'indicatif de ces deux langues. Deux grands points ont 6t6 trait6s pour 6toffer ce chapitre :

les similitudes entre lesdites formes verbales, d'une part, et leurs contrastes, d'autre part.

Pour ce qui est des similitudes, les deux langues utilisent la structure g6n6rale

suivante : F.V. 

- 
S + Rad + D6s/Fin.

Au sein de cette formule, le sujet est un 6l6ment suppl6mentaire. L'indicatif compte,en frangais

et en {,nrg',nr, dix temps au total. ll reconnait gnsi quatre temps simples communs entre

frangais et $lnyanga : le pr6sent, le pass6 simple,Jlutur simple et le futur du pass6. Tous ces
2

temps se forment d'aprds la formule g6n6rale : F.V. 

- 
S + Rad + D6s/Fin.

ll reconnait aussi trois temps compos6s communs entre frangais et kinyanga : le plus - que -
parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6.

Consid6rant les typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il se d6gage qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, le frangais et le kinyanga

sont tous des langues flexionnelles externes et agglutinantes.

Quant aux contrastes, au-deld de la structure (formule) g6n6rale :F.V.-,S + Rad +

D6s/Fin, la structure d'une forme verbale de I'indicatif en kinyanga contient parfois d'autres

6l6ments qui concourent i son agglutination, chose qui se remarque moins dans la forme

verbale agglutinante frangaise. Le sujet, autre que le pr6fixe verbal, peut ne pas exister dans

la chaTne syntaxique en kinyanga alors qu'il y est in6vitablement pr6sent, en frangais.

L'indicatif ne compte pas le m6me nombre de temps simples et de temps compos6s en

kinyanga et en frangais. Certains temps simples en frangais sont des temps compos6s en

kinyanga. De m€me, certai)ffimps compos6s en frangais sont des temps simples en

kinyanga. Par contre, certains[qul sont soit simples, soit compos6s en frangais, sont des temps

simples et compos6s i la foi"s en kinyanga. Des temps communs entre le frangais et le
kinyanga n" tUrirent pas la m6me structure (formule) pour se former en ces deux langues.

Pour forme, .ffrin, temps simples, le kinyanga compte sur le tondme alors que le frangais ne

I
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le fait pas. Par contre, pour former ces temps, les d6sinences varient en nombre et en
personne avec le sujet du verbe en frangais alors que les finales de l'infinitif restent retenues

et ne changent pas en kinyanga. Pour former les temps compos6s, on n'utilise pas les m€mes

formules en frangais et en kinyanga. Pour exprimer certains rapports (faits habituel, pass6

r6cent, futur proche, continuel, etc.), le kinyanga se sert de certains affixes tandis que le
frangais use de certains auxiliaires d'aspect.

Consid6rant les typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est d6gage qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, Ie frangais et le
kinyanga prSsentent des contrastes. Le frangais est une langue isolante et polysythetique

alors que le kinyanga ne l'est pas. Par contre, le kinyanga est une langue flexionnelle interne

alors que le frangais ne l'est pas. Bien que le kinyanga et le frangais soient tous des langues

flexionnelles, le premier est flexionnel d gauche alors que le second est flexionnel d droite.

Enfin, bien que tous soient des langues agglutinantes, le kinyanga est plus developp6 que le
frangais.

I
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chapitre quatridme : pnEolcTIoN DIDAGTIQUE DU TRAVAIL

4.1. INTRODUCTION
Partant de la circonscription du cadre th6orique et m6thodologique au premier chapitre,

des descriptions respectives des formes verbales de I'indicatif en frangais et en kinyanga au

deuxidme chapitre, ainsi que de l'analyse confrontative des formes verbales de l'indicatif en

ces deux langues au troisidme chapitre, il s'agira d'6tudier, dans le present chapitre, comment

proc6der pour enseigner les formes verbales de l'indicatif en frangais d des nyangaphones,

en prenant en consiOerafifles points de ressemblance et ceux de dissemblance entre les

formes verbales de l'ind?catif en ces deux langues. Ceci se fera afin de pallier au probldme

d'apprentissage du frangais influenc6 par le ph6nomdne substrat linguistique.

4.2. L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES

4.2.1. QUELQUES NOTIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT. APPRENTISSAGE
DES LANGUES

Consid6rant une didactique de langues, soucieuse d'expliciter les notions auxquelles

elle 6 in6vitablement recours, nous revoyons, en quelques lignes celle de << langue >./
Les'dictionnaires de langue (s) ne sont gudre explicites quant d ce que l'on entend par une

< langue ) ou quant d ce qui permet de distinguer ( les langues > entre elles. Ainsi, les

dictionnaires de frangais d6finissent-ils plus ou moins circulairement < une langue > par la
( communaut6 linguistique > qui la parle et une ( communaut6 linguistique > par la < langue >

qu'elle parle. Dans l'ensemble de ces vari6t6s, nous distinguons, d'une part, les vari6t6s

vernaculaires que nous d6nommons par la s6rie de lecte et selon le critdre dominant qui les

oppose : dialecte, s'il est geographique ; sociolecte, s'il est lie d la stratification sociale ;

technolecte, s'il d6pend d'un m6tier ou d'une profession ; idiolecte, s'il est propre d I'individu ;

d'autre part, la vari6t6 cultiv6e (celle qui est orthographi6e, normalis6e, etudi6e par les

dictionnaires, grammaires, rhetoriques, qui est illustree par les euvres litt6raires et qui est

g6n6ralement la seule vari6t6 enseign6e) . (MARTINEZ, P., 202:21-22).

1
,
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4.z.2.DrFFERENcE ENTRE LANGUE MATERNELLE ET LANGue drnnrucEne

=4.2.2.1. LANGUE MATERNELLE =-

Une langue ne peut 6tre strictement dite maternelle ou 6trangdre que par rapport dr

l'histoire personnelle de chaque apprenant et, ce n'est que par figure qu'on peut appliquer ces

expressions d des groupes ou d des peuples. Les expressions < langue maternelle> et

< langue 6trangdre > (tels les mots < gauche > et << droite >, << je/nous et vous > sont toujours

relatifs d une personne ou d un groupe de personnes. lls indiquent une relation subjective

entre une langue et un individu ou un groupe ; ce qui revient d dire que les expressions

< langue maternelle >> et < langue 6trangdre > fonctionnent, dans les discours didactiques, d la

manidre des d6ictiques, et que leur d6finition se heurte aux m6mes difficult6s : d6finir < je >

par ( celui qui parle > ne permet pas plus d'identifier ou de reconnaitre d quel premier

instrument de communication, dds le plus jeune 6ge. Et employ6e dans le pays d'origine du

sujet parlant, elle ne permet de savoir d quel < sujet > ou ( pays d'origine > cette d6finition est

applicable. Ce qui rend l'identification possible, ce sont les circonstances, forc6ment

singulidres, d'emploi de < je >, ou les applications singulidres que I'on fait de langue

maternelle, lesquelles supposent donc une enqu6te individuelle.

4.2.2.2. LANG U E (rnAruC ene
La definitionTd" < langue 6trangdre ) que donne le dictionnaire de didactique des

langues est suivie d'un renvoi d la langue seconde. Mais, faire de la langue seconde un simple

synonyme de la langue 6trangdre n'est pas, d'un point de vue didactique, d'une grande utilite

parce que cette synonymie conduit d confondre des situations d'enseignement-apprentissage

des langues non maternelles qui sont, parailleurs, trds diff6rentes. (MARTINEZ,P.,lbidem:

30).

4.2.3. L' ENSEIG NEMENT BI./PLURILINGUE
L'enseignement biJplurilingue est l'apprentissage de deux ou plusieurs langues. Dans

cette optique, chaque niveau est confront6 d des probl6matiques diff6rentes dans la mise en

place de l'6ducation bi-/plurilingue : l'6cole maternelle aborde le probldme de l'acquisition de la

grande seconde (Lz) ri un moment oi l'enfant est encore en train d'acqu6rir sa premidre

langue (L1) et, en m6me temps, le langage.

En R.D.C, le frangais est une langue seconde qui se superpose aux langues nationales
>-)

(swahili, diluba, kikongo, lingala) et d une diversite de langues vernaculaires parl6es sur le sol
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congolais, D'ou, l'enseignement biJplurilinguiste. L'enseignement, i l'6cole primaire, se fait en

frangais et dans une des langues nationales. C'est dire qu'on apprend aux 6ldves la langue

nationale et le frangais, lors des explications d'une discipline quelconque en frangais ou en

swahili, il y a lieu de se servir d'une langue quelconque connue de l'apprenant pour une

meilleure compr6hension. (KIBANDJA, M., 2010 :88).

Pour notre cas, cette langue qui favoriserait un enseignement - apprentissage rapide et facile

des formes verbales de l'indicatif en frangais chez des nyangaphones est le kinyanga.

4.3. L'ENSETGNEMENT DU FRAN9AIS, LANGUE SECONDE EN R.D.C.

4.3.L UN FRAN9AIS TRANSPOSE POUR Erne ENSEIGNE, AppRrS
Une raison a sans doute 6t6 d6terminante dans cette 6volution des repr6sentations

relatives au << bon usage > de la langue frangaise. C'est que, devenu l'apanage des < savants

en langue >, le frangais 6tait trop bien < savant )) pour 6tre enseign6 tel quel d des enfants ou

d des d6butants, qu'ils aient ou non pour langue maternelle la langue frangaise. ll faut donc le

transposer scolairement, afin qu'il soit enseignable, appr6nable par ceux qui en pratiquent des

vari6t6s plus ou moins 6loign6es ; ou qui commencent d l'apprendre en tant que langue

6trangdre ou seconde. (KIBANDJA, M,, idem).

Pierre MARTINEZ parle du d6veloppement d'un frangais plus ou moins < fictif > que l'on

trouve dans le manuel. Les 6nonc6s y sont ir peu prds tous r6duits aux ( propositions > ou

< phrases > telles que les grammairiens et les linguistes ont coutume de les analyser.

(MARTINEZ, P., Op.cit. : 39).

Ainsi, le frangais transpos6, estimons-nous, c'est le frangais adapt6 scolairement, car

ne pouvant pas 6tre enseign6 tel quel dans sa structure savante ; sinon on est purement

livresque. ll faut qu'il soit d'abord adapte au niveau des apprenants avant d'6tre, ensuite,

appris,(KlBANDJA, M., ldem).

4.3.2. CONDITIONS ET PRATIQUE D'UN ENSEIGNEMENT ACTIF
L'objet essentiel de toute m6thode est de maintenir toujours les 6ldves en action en leur

faisant utiliser leurs connaissances, tant par 6crit qu'oralement, pour aboutir d une possession

r6elle, d une spontan6it6 effective. De toute 6vidence, il faudra utilisefans la mes werque
comportent l'6ge et la maturit6 de la classe, tous les 6l6ments d'iCtivit6 psycholo(jique

capables de lui donner le branle. En tout premier lieu, habituer les 6ldves d interroger, d

I
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corriger les fautes et d deviner. Le professeur s'abstiendra de traduire oir de donner d la
classe la solution d'une difficult6, chaque fois qu'il jugera que les eldves peuvent trouver par

eux-mdmes. La correction, elle aussi, doit 6tre active, car l'important n'est pas que le

professeur corrige, mais que l'6ldve se corrige (surtout dans les classes sup6rieures).

(KIBANDJA, M., ibidem :89).

S'accordant avec Frangois CLOSSET, la th6orie ne sera jamais un point de d6part,

mais un aboutissement. L'activit6 du maitre est vaine si elle ne provoque pas, de la part de

l'6ldve, une activit6 paralldle. (CLOSSET, F., 2003 : 27,34).

Bref, I'enseignant s'abstiendra de faire quoi que ce soit qui peut 6tre fait par l'6leve.

L'enseignant ne sera donc que simple guide dans la plupart des cas.

4.3.3. ADAPTATION DE LA TTNETNOOE AUX DIFFERENTS CYCLES
D'ENSEIGNEMENT

On peut dire que les objectifs d'apprentissage d'une langue 6trangdre ont 6norm6ment

vari6 depuis la m6thodologie traditionnelle. Au XlXe siecle, l'objectif culturel etait prioritaire. En

effet, on 6tudiait une langue 6trangdre par et pour sa litt6rature, ses proverbes, sa culture en

general. Ces connaissances accordaient une cat6gorie sociale et intellectuelle sup6rieures et

distinguaient tant particulidrement l'apprenant de la langue 6trangdre. Par contre, dds 1950, on

a prefere l'objectif pratique qui privil6giait un enseignement de la langue consid6r6e comme un

outil de communication destine d engager efficacement une conversation avec les personnes

parlant une autre langue. Alors que dans les ann6es 1960, I'enseignement des langues en

milieu scolaire etait a son apog6e, dans les ann6es 1980, on peut dire qu'il stagne.

Paralldlement d cette situation, on 6tudie de plus en plus les sp6cificit6s de l'enseignement

des langues etrangdres aux adultes. L'apprenant occupe alors une place de choix dans le
processus de formation qui privil6gie d pr6sent l'analyse des publics et de leurs besoins pour

d6terminer des objectifs et des itin6raires d'apprentissage sp6cifiques. (CASTELLOTTI,V., 50-

53).

4.3.3.1. DES APPROCHES METHODOLOGIQUES
Depuis te XIXeme sidcle jusqu'd pr6sent, les diff6rentes m6thodologies se sont succ6d6,

les unes en rupture avec la m6thodologie prec6dente, les autres comme une adaptation de

celle-ci aux nouveaux besoins de la soci6t6. Cependant, on ne peut pas definir d'une manidre
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pr6cise la succession chronologique des m6thodologies 6tant donn6 que certaines d'entre

elles ont cohabit6 avant de s'imposer d la pr6c6dente.

Pour des raisons de commodit6, nous nous proposons de citer sans d6finir, les approches

m6thodologiques jusque-ld mises sur pied : la m6thode traditionnelle, la m6thode naturelle, la

m6thodologie directe, la m6thodologie active, la m6thodologie audio-visuelle, la m6thode

situationnelle anglaise, I'approche communicative. C'est cette dernidre approche que nous

tenterons de proposer, selon les objectifs pour chaque deg16, dans le processus

d'apprentissage du frangais, langue 6trangdre.

ll nous importe de souligner qu'apprendre une langue, c'est apprendre d se comporter

de maniere ad6quate dans des situations de communication ou l'apprenant aura quelque

chance de se trouver en utilisant les codes de la langue cible, Les tenants de l'approche

communicative considdrent qu'une communication efficace implique une adaptation des

formes linguistiques d la situation (statut de I'interlocuteur, 6ge, rang social, lieu physique, etc)

et d l'intention de communication (ou fonction langagidre : demander d'identifier un objet,

demander une permission, donner des ordres, etc).

De plus, le sens communiqu6 n'est pas toujours totalement identique au message que le

locuteur a voulu transmettre, car le sens est le produit de l'intention sociale, de la n6gociation

entre les deux interlocuteurs. En effet, lorsqu'on produit un 6nonc6 rien ne garantit qu'il sera

correctement interpret6 par notre interlocuteur.

Selon l'approche communicative, apprendre une langue ne consisterait pas, comme le

croyaient les behavioristes et la m6thode audio-orale, a creer#s habitudes, des r6flexes. Pour
i

les psychologues cognitivistes, l'apprentissage est un processus beaucoup plus cr6ateur, plus

soumis d des influences internes et externes. C'est pourquoi les exercices structuraux ont 6t6

critiqu6s, car ils provoquaient une certaine lassitude chez les 6l6ves et les professeurs. On

leur reprochait d'6tre purement m6canique et de ne faire r6f6rence d aucune situation concrdte

alors que, pour l'approche communicative, les constructions ne devraient jamais fonctionner

hors des 6nonc6s naturels de communication. Ainsi, estimons -nous l'apprentissage ne sera

passif, recevant des stimuli externes, sinon comme un processus actif qui se d6roule d

lint6rieur de l'individu et qui est susceptible d'6tre influenc6 par cet individu. A ce sens, le

r6sultat d6pendra du type d'information pr6sent6 d l'apprenant et de maniere dont il va traiter

cette information. L'enseignant devient ainsi un < conseiller >. C'est pourquoi, nous

proposons, pour des raisons de contextualisation, des manuels non congus exclusivement

.. I
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pour une classe de langue 6trangdre. Nous devons amener notre 6ldve d s'approprier la

langue frangaise dans toutes les situations de communicationr(KIBANDJA, M., Op. cil.:92)._

Avec D. COSTE, nous accordons que l'acte de parole,-dans l'approche communicative,

est un outil d'analyse encore trop statique et manque de r6alit6 psychologique. Les listes de

structures morphosyntaxiques et de mots ont fait place aux listes d'actes de parole et de

notions. Ce didacticien au public ideal et les enseignants surdou6s, 6voluent dans les

situations d'enseignement-apprentissage d6barrass6es des contraintes mat6rielles et des

programmes scolaires classiques.

ll estime que les apprenants en milieu scolairef ne sont en mesure d'assurer leur6ducation et
Z

que les enseign@nts sont suffisamment form6s pour appliquer correctement cette m6thode.

(COSTE, D. et al.,- 1980 : 50)

4.3.3.2. DE L'ADAPTATION DE LA IUETUOOC
Pour des raisons de contrainte m6thodologique, nous nous limiterons au niveau du

secondaire. Le mode de travail n'est pas le m6me d tous les degr6s de l'enseignement, ce qui

est naturel. Les m6thodes de travail doivent se transformer peu d peu, du < jeu ) aux

constructions adapt6es exigeant de plus en plus de travail effectif.

ll est souhaitable que soient respect6es, selon l'entendement de Frangois CLOSSET, les lois

fonctionnelles de toute influence, que l'on transforme des connaissances figees dans les

livres en une pratique vivante et que l'on substitue d un savoir, un pouvoir. (CLOSSET, F.,

Op. cit. : 35).

Nous insisterons ici sur le principe de l'adaptation de l'6ducation d l'enfant comme souci

permanant de l'enseignant qui, a partir des connaissances g6n6rales, doit sentir la

psychologie de l'6ldve d'une fagon v6cue et s'adapter d elle.

4.3.3.2.1. LES DEUX PREMIERES ANNEES
A ce niveau, le professeur,a recours d tous les moyens de nature d developper chez les

enfants l'instinct d'initiation C,ffi.ffit6 de cr6ation et d'invention n6cessaires.
2

ll s'efforcera aussi de cr6e(1'atmosphdre indispensable de libert6 et d'entrain. Autrement dit,

l'enseignant d6veloppera la comp6tence de communication chez ses 6ldves, c'est -d- dire, il

amdnera ses 6ldves d mobiliser et d int6grer dans un tout coh6rent (savoir-faire, savoir-6tre)

en vue de r6soudre de fagon efficace et spontan6e des probldmes dans des situations r6elles

de la vie courante.

i
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L'apprenant est un acteur social dans un environnement social qui mettra en euvre des

strat6gies d'apprentissage : c'est le savoir -apprendre. Ainsi, pr6f6rons-nous nous ranger du

c6t6 de LEGIULLOUX lsabelle (cit6 par KIBANDJA, M., Op. cit. : 93) qu'une comp6tence dans

le processus d'apprentissage doit tenir compte de ces trois axes :

a) Parler

Parler en continu
< Je prends la parole >

Parler en interaction
< Je prends part i une conversation >>

Compr6hension orale
< J'6coute et je comprends >

Comp16hension 6crite
< Je lis et je comprends >

b) comprendre 
-t-_______,

c) Ecrire

En continu (un texte)

En interaction (une lettre)

L'enseignement des langues en premiere ann6e doit d6velopper d'abord le < parler >>,

c'est -d-dire la langue usuelle. L'6ldve devra 6tre d m6me d'6couter et de comprendre un

message dans la langue 6trangdre. On doit €tre capable d'interagir en frangais. L'6crit

accompagnera le parl6. D'oi, un enseignement contextualis6 qui tient compte des situations

r6elles de la communication. Les exercices de prononciation sont fond6s d la fois sur

l'intuition, sur I'action et sur l'exp6rience. Les 6leves sont pouss6s d la recherche, d la

d6couverte en commun. Dds que possible, le professeur amdne les 6leves d interroger leurs

condisciples et d converser entre eux dans la langue 6trangdre, d mettre en dialogue le texte

6tudi6. ll cherchera par tous les moyens d promouvoir l'expression orale. L'enseignant

trouvera matiere d enseignement actif dans les exercices purement orthographiques ; il fera

des rapprochements, classer des exemples, trouver des analogies, d6couvrir des principes

d'orthographe. De m6me, pour les exercices de vocabulaire, il fait classer, selon diff6rents

points de vue, des mots, des expressions idiomatiques ; il fait, selon une technique appropri6e,

r6diger des questions sur la legon de vocabulaire,etc.( KlBANDJA,M.,lbidem : 95).

I
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t.s.s.2.2. LA TRotslErue ET LA ounrnlEue RruruEes
Au degr6 moyen, le professeur continue et d6veloppe l'emploi des proc6d6s actifs du

degr6 inf6rieur et amorce l'emploi de ceux qui sont r6serv6s au deg16 sup6rieur. C'est ainsi

qu'il pr6pare les 6ldves d l'intelligence des textes et, en premier lieu, du point de vue mat6riel.

Les 6ldves sont initi6s d la recherche des id6es dans les textes, La correction des fautes se

fait toujours en commun. L'6tude des faits grammaticaux, lexicologiques, en m6me temps que

l'6tude de la matidre qui sert de base d la lecture ou d la conversation. On analysera

grammaticalement certains passages choisis ; on y recherche tels ph6nomdnes linguistiques

d6termin6s; on d6couvre les rdgles, on cherche de nouveaux exemples, on forme d'autres

rdgles ou exemples par analogie. Pour le choix de travaux 6crits et oraux, nous proposons

qu'une certaine liberte soit laiss6e aux 6ldves. Beaucoup de travaux 6crits peuvent prendre la

forme 6pistolaire. Le souci sera d'6veiller l'activit6 de l'6ldve et de donner d son travail un

caractdre d'exp6rience personnelle.

Tout compte fait, l'6ldve que nous formerons en troisieme et quatridme ann6es doit €tre

capable d'6couter et de comprendre les points principaux d'un 6change entre deux personnes

commentant un 6v6nement particulier. ll doit prendre p.fii une conversation, prendre la

parole, lire et suivre l'intrigue d'un roman court ou d'une nouvelle. ll devra 6tre d mesure de

r6diger un texte en caractdre usuel, d'6crire une exp6rience v6cue, ses r6actions et ses

sentiments. (KIBANDJA, M., lbidem :96)

4.3.3.2.3. LES DEUX DERNIERES ANNEES
Au degre sup6rieur, le professeur s'attachera surtout d l'6tude approfondie des textes. ll

est bon de faire lire les 6leves en marge du cours. Le point capital au degr6 sup6rieur, c'est

d'amener les 6ldves d approfondir les textes et les oeuvres propos6es, d en chercher les id6es

principales, la thdse, la tendance, le but. Signalons tout de m6me que c'est par le travail et la
recherche personnelle en cinquidme et sixidme que se r6aliseront l'6largissement et

l'approfondissement des con naissances linguistiques et culturelles.

En bref, l'6ldve que nous formerons en cinquidme et sixidme des humanit6s doi

6tre d mesure de suivre, sans aide, une conversation vive ; de comprendre la plus grafde

partie d'une discussion engag6e ou une table ronde trds anim6e. ll doit 6tre d mesure de

distinguer les faits d'une prise de position, d'identifier correctement le bon et l'humeur du

,
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locuteur ; en fin il peut comprendre la plupart des films, par exemple, en frangais standard,

(KIBANDJA, M., idem)

4.3.3.3. DE L'ECLECTISME ACTUEL
De ce qui pr6cede et comme le reconnaiss@t volontiers la plupart des didacticiens,

e
nous sommes persuad6 qu'actuellement on peut dire qu'on assiste en didactique du frangais,

langue 6trangdre, d une crise de m6thodologiltfi unique,forte, ilobale et universelle sur

laquelle tous seraient d'accord. 7
Pour certains methodologues, I'approche communicative est entr6e en d6clin non parce

que ses principes sont invalides ni parce qu'une nouvelle m6thodologie I'a supplant6e, mais

tout simplement parce qu'en France elle a 6t6 employ6e comme constitu6e alors que, pour

beaucoup, elle ne l'6tait pas. C'est pourquoi, depuis une quinzaine d'ann6es, on assiste d la

mont6e d'un 6clectisme m6thodologique qui tend d la diversification des mat6riels et des

approches propos6s. Nous faisons n6tre cette approche 6clectique. Nous estimons que la

nouvelle g6n6ration d'enseignants refuserait toute imposition et ne se sentirait li6e aux

m6thodologies constitu6es ni aux manuels que l'on utilise actuellement dans nos 6coles sans

aucune exp6rimentation au pr6alable. En effet, les r6alit6s socioculturelles d6pendent d'un

pays d I'autre, d'une r6gion d l'autre et d'un milieu d l'autre. Ainsi, en voulant adapter un

manuel congu on ne sait ou, on le transgresse. C'est pourquoi, nous estimons qu'il est un

imp6ratif et m6me une n6cessit6 de recourir i cette m6thode : c'est l'6clectisme.

Dans la pratique, chaque langue exige des proc6d6s sp6ciaux de pr6sentation et

d'assimilation. De leur c6t6, les 6ldves pr6sentent une grande vari6t6 d'aptitudes et les

moyens d'influencer leur m6moire et d'exercer leur intelligence{ft sont multiples. Pour J.C.
?-

BEACCO, lef-choix 6clectique des pratiques de classe signifie une s6lection raisonn6e et non

un ensemble"heteroclite de techniques d'enseignement. La tendance que nous faisons n6tre

est celle de r6duire le d6calage excessif de l'6crit par rapport d l'oral et ainsi 6viter le

ph6nomdne d'oralisation de l'6crit. (BEACCO, J.C., 1995:36). ll faudra donc proposer une

progression d'exercices de compr6hension et d'expression ecrite dds les premiers. moments

du passage i l'6crit. D'aprds VIGNER, G., dans les d6marches actuelles, le moteur de

l'apprentissage est I'interactivit6 en classe d partir de supports vari6s qui d6clenchent des

prises de parotes. (VIGNER, G., cit6 par BEACCO, J. C., ibidem :41)

I



107

En r6sum6, le sch6ma des legons se pr6sentera comme suit: une situation de d6part

qui pr6sente une premidre approche globale de la langue sur laquelle on r6alise un travail

d'analyse par le moyen d'exercices, pour en finir par un travail de synthdse et de r6int6gration

i travers des activit6s 6crites.

En matidre d'apprentissage, selon le m6me auteur cit6 ci-haut, on assiste d un 6clectisme de

surface sur fond de classicisme. Quant d nous, nous consid6rors que cette m6thodologie

exigerait que l'enseignant possdde de vastes connaissances de la langue qu'il enseigne, de

differentes manidres d'enseigner et qu'il puisse etablir en d6tail les besoins de ses 6ldves.

Plus l'enseignant est form6, plus il revendique son autonomie et moins il a besoin de m6thode,

se sentant capable d'adapter son enseignement d la situation particulidre de sa classe. D'ou,

la n6cessit6 de la proposition d'une m6thodologie d'enseignement-apprentissage des formes

verbales de l'indicatif en frangais chez des nyangaphones partant des similitudes et des

dissemblances existant entre le frangais et le kinyanga, quant aux formes verbales de

l'indicatif.

4.3,4. DE L'ENSEIGNEMENT DES FORMES VERBALES DE L'INDICATIF EN
FRANCAIS
Comme nous I'avons dejd pr6cis6, nous proposons ici une methodologie pouvant

faciliter l'enseignement-apprentissage des formes verbales de l'indicatif en frangais partant

des similitudes et des diff6rences entre les formes verbales de l'indicatif de ces deux langues.

Le classement du mat6riel linguistique des formes verbales de I'indicatif en frangais en vue de

l'enseignement-apprentissage doit se pr6senter par progression, c'est-d-dire en allant du plus

facile au moins difficile. Or, << comme critdre g6n6ral de difficult6, on peut adopter que les

6l6ments de la tanfie seconde les plus difficiles pour l'apprenant sont les plus semblables d

ceux de la langue maternelle (interf6rences, fausses analogies) et les plus differents >

(MBULAMOKO, M., 2008-2009 : 36). Donc, les 6l6ments de la langue seconde les moins

difficiles pour l'apprenant sont les moins semblables d ceux de la langue maternelle et les

moins diff6rents, c'est-d-dire les 6l6ments interm6diaires entre les plus semblables et les plus

diff6rents. Cependant, l'enseignement de ces formes verbales ne peut ni ne doit jamais

s'6loigner de grands principes didactiques ou m6thodologiques mis en oeuvre par les

th6oriciens d'enseignement du frangais.Tout partira d'un texte tir6 d'un thdme en respectant la

m6thode structuro-globale dont l'exploitation grammaticale constitue une unit6.

I
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L'usage de la m6thode confrontative, dans le processus enseignement-apprentissage

des formes verbales de l'indicatif en frangais, ne s'6carte pas du principe d'aller du facile au

difficile ni non plus de celui selon lequel < les acquis ant6rieurs favorisent l'acquisition des

notions post6rieures >. Aussi, la proposition du plan suivant est-elle pr6sent6e afin de i

permettre une base solide a un meilleur enseignement-apprentissage desdites formes

verbales en frangais :

1. La phrase simple (ou proposition) et ses 6l6ments

2. Notions sur le verbe

3. La structure d'une forme verbale

4. Les modes du verbe

5. Le mode infinitif

6. Le mode indicatif

D'une manidre sp6ciale, l'enseignement des formes verbales de l'indicatif en frangais

bas6 sur les r6alit6s typologiques entre frangais et kinyanga et exerc6 sur des apprenants

nyangaphones partira des 6l6ments repris dans le tableau suivant :

TEMPS SIMPLES TEMPS COMPOSES

Frangais Kinyanga Communs Frangais Kinyanga Communs

1. lmparfait

t.Plus-que-

parfait

2.Futur

ant6rieur du

pass6

s.Futur

ant6rieur

+.Pass6

compos6

1. Pr6sent

2. Pass6

simple

3. Futur

simple

4. Futur du

pass6

1. Futur

ant6rieur

2. Futur

ant6rieur du

pass6

1. lmparfait

2. Plus -que

parfait

3. Pass6

compos6

1. Plus -
que -parfait

2. Pass6

ant6rieur

3. Pass6

compos6

I
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Partant de ce qui pr6cede, le plan suivant est propos6 :

1) L'indicatif pr6sent

2) L'indicatif pass6 simple

3) L'indicatif futur simple

{l L'indicatif futur du pass6

Sl L'indicatif imparfait

6) L'indicatif pass6 compos6

7) L'indicatif pass6 ant6rieur

8) L'indicatif futur ant6rieur

9) L'indicatif futur ant6rieur du pass6

10) L'indicatif plus -que - parfait

CONCLUSION PARTIELLE
Nous voici arriv6 au terme du chapitre quatridme de notre travail, lequel chapitre est

intitul6 < Pr6diction didactique du travailr.Cp chapitre a consist6 d pr6senter, sous forme de

proposition, une directive m6thodologiqu6 capable de permettre un enseignement-

apprentissage ad6quat et facile des formes verbales de l'indicatif en frangais chez des

apprenants nyangaphones sachant que ledit apprentissage est influenc6 par le ph6nomdne

substrat linguistique et consid6rant les ressemblances et les dissemblances existant entre ces

deux langues quant aux formes verbales de l'indicatif. Outre l'introduction, ce chapitre s'est

articul6 sur deux points dont I'enseignement des langues et l'enseignement du frangais,

langue seconde en R.D.C.

Parlant de l'enseignement des langues, nous avons touch6 sur le point des notions

relatives d l'enseignement-apprentissage des langues. En ceci, il a 6t6 d6montr6 que la langue

peut se pr6senter sous deux formes de vari6t6s : les vari6t6 vernaculaires d6nomm6es par la

s6rie de lecte (dialecte sociolecte, technolecte, idiolecte) et la vari6t6 cultiv6e (celle qui est

orthographi6e ; normee ; 6tudiee par les grammaires, les dictionnaires, les rh6toriques ; qui est

illustr6e par des @uvres litt6raires et qui est la seule vari6t6 ensegn6e : gest la langue

savante, recherch6e, classique). ;
La langue peut 6tre maternelle ou 6trangdre (seconde). Elle est maternelle lorsqu'elle est celle

dans laquelle l'homme est n6 et / ou a appris des le bas 6ge ; elle est alors relative d l'individu

qui la parle. Elle est 6trangdre ou seconde lorsque, par rapport d la langue maternelle, elle est
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nouvelle i l'individu ; elle vient suppl6er d la langue maternelle pour certaines raisons vis-d-vis

de l'intention de I'individu qui I'apprend ou qui la parle.

L'enseignement bi-/plurilingue, est l'apprentissage de deux ou plusieurs langues d la fois.

Parmi les langues apprises figurent la premidre (maternelle) et la seconde ; la langue premidre

6tant bien connue de l'apprenant, elle favoriserait la compr6hension de la langue seconde

(nouvelle) portant des r6alit6s ou donn6es typologiques que pr6sentent les deux langues.

Parlant de l'enseignement du frangais, langue seconde 
""n-1DtC,il 

6 et6 d6montr6 que

cette langue est transpos6e pour 6tre enseign6e, apprise; P

faudra d -@ adapter cette langue au niveau des apprenants avant d'Ciiiapprise, c'est-d-dire€
adapter 15 frangais aux r6alit6s de la langue premidre de l'apprenant qui est ici le kinyanga.

L'enseignement sera conditionn6ment et pratiquement actif. L'activit6 orale ou 6crite doit

aboutir d une possession r6elle, d une spontan6it6 effective. D'ou, l'enseignant ne sera qu'un

simple guide dans la classe laissant l'apprenant agir lui-m€me. La m6thode d'enseignement

ne sera pas utilis6e d'une fagon identique ; il faudra l'adapter aux diff6rents cycles

d'enseignement. C'est l'approche communicative qui est propos6e selon les objectifs pour

chaque degr6 dans le processus d'apprentissage du frangais, langue 6trangdre. L'approche

communicative pr6sente certains avantages, notamment, impliquer efficacement une

adaptation des formes linguistiques d la situation et i I'interaction de communication ; enrichir

le sens du message transmis par le locuteur lors de sa r6ception par l'auditeur ; rendre

l'enseignement actif, recevant des stimuli externes : apprendre une langue, c'est donc

g6n6ralement apprendre d se comporter de manidre ad6quate dans des situations de

communication ou l'apprenant aura quelque chance de se trouver en utilisant les codes de la

langue cible.

On assiste actuellement d ce que l'on appelle 6clectisme m6thodologique. Ceci consiste

d adapter la m6thodologie d l'environnement, au milieu oir elle est utilis6e afin d'6viter sa

transgression. Ainsi, la m6thode communicative ne serait pas employ6e de la m6me fagon en

France et en R.D.C. D'oi I'adaptation du processus enseignement-apprentissage aux r6alit6s

typologiques entre le frangais et le kinyanga pour permettre un apprentissage facile des

formes verbales de l'indicatif en frangais par des nyangaphones.

L'enseignement des formes verbales de l'indicatif en frangais doit se r6aliser en allant

du facile au difficile en respectant les grands principes mis en @uvre par les th6oriciens de

didactique du frangais ; en tenant compte des r6sultats confrontatifs des formes verbales de
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ces deux langues ainsi qu'en usant de l'approche communicative, soumettant ainsi les

apprenants d de nombreux exercices interlocutoires par la dramatisation. Ainsi, partira-t-on

d'un texte tir6 d'un thdme ; on en exploitera les formes verbales de I'indicatif en se basant sur

certains pr6requis. L'enseignement desdites formes verbales se fera sp6cialement en

distinguant les temps simples et les temps composds particuliers et communs entre le frangais

et le kinyanga. Cependant le plan respectera l'enchainement logique pr6vu en frangais tout en

faisant recours aux donn6es typologiques entre frangais et kinyanga.

t
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coNcLUSroN cETEnALE

Nous voici arriv6 au terme de notre travail, lequel travail est intitule << Etude

confrontative des formes verbales du frangais et du kinyanga.' cas du mode indicatif >.

Outre l'introduction et la conclusion g6n6rales, ce travail s'est articul6 sur quatre

chapitres. Dans l'introduction g6n6rale, le cadre, le choix et l'int6r6t du sujet ont consist6 d

situer le sujet en d6montrant qu'il est de caractdre linguistico-didactique en ce sens qu'on a

abouti i une 6bauche didactique aprds avoir fait une description des formes verbales de

l'indicatif en frangais et en kinyanga. ll a 6te question d'une 6tude essentiellement

synchronique, typologique portant sur deux langues non cong6naires. Le souci de diminuer

voire d'6liminer les difficult6s servant d'6l6ments de blocage dans le processus enseignement-

apprentissage des formes verbales de l'indicatif en frangais par les apprenants nyangophones

est le motif qui a int6ress6 ce sujet.

Ce travail a poursuivi un triple objectif :

O pr6senter des notions theoriques n6cessaires en rapport avec la grammaire

contrastive afin de les appliquer d la pr6sente 6tude;

O 6laborer un bilan confrontatif des formes verbales de I'indicatif en frangais et

celles de l'indicatif en kinyanga capables de servir de point de d6part vers la

diglossie voire le bilinguisme de la part de tel ou tel autre locuteur de ces deux

langues en tenant compte des ph6nomdnes superstrat, substrat et adstrat ;

O d6finir, sous forme de proposition, une directive m6thodologique adapt6e

l'6tude confrontative ici pr6sente pouvant servir de support didactique dans

processus enseignement-apprentissage du frangais chez des nyangaphones..

Pour v6rifier notre hypothese, nous avons us6 des techniques et m6thodes qui ont et6

d6velopp6es dans le chapitre premier du pr6sent travail. Quant d la delimitation, notre sulela
port6.sur la confrontation des formes verbales de l'indicatif en frangais et en kinyanga. tt s&t a' /,It

silllq - 
';ffi d'une 6tude typologique synchronique qui a abouti d une 6bauche pedagogique. Nous

"-7,

nous sommes r6f6r6 au systeme verbal tel que congu par Maurice GREVISSE dans Pr6cis

de srammaire francaise, Edition 1996 ; la vari6t6 du kinyanga que nous avons utilis6e est celle

parl6e en Groupement Walowa-Uroba, Secteur des Wanianga en Territoire de Walikale,

Province du Nord-Kivu, en Republique D6mocratique du Congo.

a
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Deux difficult6s ont 6t6 rencontrees lors de l'6laboration du pr6sent travail : il s'agit du manque

d'une bibliotheque appropri6e d Goma et la maitrise lente de l'outil m6thodologique utilis6.

Le chapitre premier du pr6sent travail s'est intitu16 < Cadre th6orique et m6thodologique

de l'6tude >. lci, il a ete question de la pr6sentation du cadre conceptuel et du cadre

methodologique du travail.

Le chapitre deuxidme du pr6sent travail s'est intitule <.Les formes verbales de

I'indicatif >. Ce chapitre s'est articul6 sur deux points : les formes verbales de l'indicatif en

kinyanga et les formes verbales de l'indicatif en frangais. Dans tous les deux points, on a trait6

de la formation des temps, d'une part, ainsi que de ces formes verbales face d la th6orie des

typologies ou classes linguistiques.

lfg.rEn ce qui concerne les formes verbales de I'indicatif en kinyanga, en I'occurrence la
-.*

formation des temps, il a 6t6 d6montr6 que ce mode compte au total dix temps repartis en

temps simples et en temps compos6s.

En d6pit de certaines variations pouvant surgir au sein de certaines structures, tous ces temps

se forment d'aprds !a structure g6n6rale suivante : F.Y7= (S) + P.V + Rad + Fin. Ceci nous

conduit d induire que les formes verbales de l'indicatif se forment en respectant la structure

g6n6rale des formes verbales que nous avons 6voqu6e plus loin dans le chapitre premier du

pr6sent travail.

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est av6r6 qu'd partir des formes verbales de I'indicatif, le kinyanga est une

langue flexionnelle externe, flexionnelle interne et agglutinante. Cependant, de ce point de

vue, le kinyanga n'est pas une langue isolante ni non plus polysynth6tique.

-<-- Quant aux formes verbales de l'indicatif en frangais, en l'occurrence la formation des

temps, il a et6 d6montr6 que ce mode compte au total dix temps repartis en temps simples et

en temps compos6s. Les temps simples se forment suivant la formule g6n6rale ci-aprds :

F.Y.- S + Rad + D6s. Les temps compos6s se forment d'aprds la formule g6n6rale

suivante : F.V. S + Auxil. T. S. C. + Part. pass6 (de forme simple) du verbe d conjuguer.

Dans cette formule, les temps simples et les temps compos6s marchent par paire.

Nous r6f6rant aux typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est av6r6 qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, le frangais est une

langue isolante ou analytique, flexionnelle externe, agglutinante et polysynthetique.

Cependant, dans ce point de vue, le frangais n'est pas une langue flexionnelle interne.a
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Le chapitre troisidme s'est intitul6 < Analyse confrontative des formes verbales de

I'indicatif en kinyanga et en frangais >. Ce chapitre a consist6 d etablir les similitudes et les

contrastes existant entre les formes verbales de I'indicatif de ces deux langues d partir de la

description desdites formes au sein de l'une et de I'autre langues. Deux grands points ont

et6 trait6s pour 6toffer ce chapitre : les similitudes entre lesdites formes verbales, d'une part,

et leurs contrastes, d'autre part.

Pour ce qui est des similitudes, les deux langues utilisent la structure g6n6rale

suivante : F.V. S + Rad + D6s / Fin. Au sein de cette formule, le sujet est un 6lement

suppl6mentaire.

L'indicatif compte en frangais, comme en kinyanga, dix temps au total. ll reconnait ainsi

quatre temps simples communs entre frangais et kinyanga : le pr6sent, le pass6 simple, le

futur simple et le futur du pass6. Tous ces temps se forment d'aprds la formule g6n6rale

suivante : F.V. S + Rad + D6s / Fin. ll reconnalt aussi trois temps compos6s communs

entre frangais et kinyanga : le plus-que-parfait, le pass6 ant6rieur et le pass6 compos6.

Consid6rant les typologies ou classes linguistiques de Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est degage qu'd partir des formes verbales de l'indicatif, le frangais et le

kinyanga sont tous des langues flexionnelles externes et agglutinantes.

Quant aux contrastes, au-deld de la structure (formule) g6n6rale : F.Yv S + Rad +

Des / Fin, la structure d'une forme verbale de l'indicatif en kinyanga contient parfois d'autres

6l6ments qui concourent d son agglutination, chose qui se remarque moins dans la forme

verbale agglutinante frangaise. L'indicatif compte huit temps simples en kinyanga (le pr6sent,

le pass6 simple, le pass6 compos6, le futur simple, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait, le

futur du pass6 et le futur ant6rieur du pass6) alors qu'en frangais il en compte cinq (le pr6sent,

le pass6 simple, l'imparfait, le futur simple et le futur du pass6). Le kinyanga compte parfois

sur le tondme pour former certains temps simples alors qu'en frangais, cela n'a pas lieu. Les

finales des temps simples restent pour la plupart des cas statiques et identiques d celle de

l'infinitif en kinyanga tandis que les d6sinences varient en nombre et en personne avec le sujet

du verbe en frangais

L'indicatif compte quatre temps compos6s en kinyanga (l'imparfait, le plus-que-parfait, le

pass6 ant6rieur et le pass6 compos6) alors qu'en frangais, il en compte cinq (le passe

compos6, le pass6 ant6rieur, le futur ant6rieur, le plus-que-parfait et le futur ant6rieur du

pass6). D'oi, le futur ant6rieur, le futur ant6rieur du pass6 et le pass6 ant6rieur sont des
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temps compos6s en frangais, mais des temps simples en kinyanga. Par contre le plus-que-

parfait et le pass6 compos6, temps exclusivement compos6s en frangais, sont des temps

simples et des temps compos6s d la fois en kinyanga. Bien que le plus-que-parfait, le pass6

ant6rieur et le pass6 compos6 soient des temps compos6s communs entre frangais et

kinyanga, ces temps ne se forment pas en suivant une structure (formule) commune en ces

deux langues.

En frangais et en kinyanga, les temps compos6s ne se forment pas en suivant la m6me

structure (formule).

Pour exprimer certains faits et pour former certains temps, le frangais et le kinyanga n'utilisent

pas les m6mes proc6d6s.

Consid6rant les typologies ou classes linguistiques selon Bernard POTTIER et Vladimir

SKALIVKA, il s'est d6gag6 qu'i partir des formes verbales de l'indicatif, le kinyanga et le
frangais pr6sentent des contrastes. Le frangais est une langue isolante et polysynth6tique

alors que le kinyanga ne l'est pas ; par contre, le kinyanga est une langue flexionnelle interne

alors que le frangais ne I'est pas. Bien qu'ils soient tous des langues flexionnelles, le kinyanga

est flexionnel d gauche tandis que le frangais est flexionnel i droite. Enfin, le kinyanga est une

langue agglutinante plus d6velopp6e que le frangais.

Le quatridme et dernier chapitre a et6 intitul6 < Pr6diction didactique du travail >. Ce

chapitre a consist6 d pr6senter, sous forme de proposition, une directive m6thodologique

capable de permettre un enseignement-apprentissage ad6quat et facile des formes verbales

de l'indicatif en frangais chez des apprenants nyangaphones sachant que ledit apprentissage

est influenc6 par le ph6nomdne substrat linguistique et consid6rant les ressemblances ainsi

que les dissemblances existant entre ces deux langues quant aux formes verbales de

l'indicatif.

L-* Nous avons distingu6, dds le d6part, la langue maternelle et la langue 6trangdre (ou

seconde).€tant donn6 que l'apprentissage de la langue seconde subit certaines influences qui

en favorisent ou d6favorisent l'acquisition, I'enseignant de langue pourra et devra partir de

cette langue bien connue de I'apprenant pour parvenir d l'acquisition de la nouvelle, realite

qu'il faudra exploiter et appliquer d I'enseignement-apprentissage des formes verbales de

l'indicatif en frangais chez des nyangaphones. Cet enseignement se r6alisera en distinguant

les temps simples et les temps compos6s de l'indicatif particuliers et communs entre frangais

et kinyanga. Partant de cette cat6gorisation, le plan suivant sera mise en oeuvre : le temps

if
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pr6sent, le pass6 simple, le futur simple, le futur du pass€,_limparfait, le pass6 compos6, le

pass6 ant6rieur, le futur ant6rieur, le futur ant6rieur du pass6 et le plus-que-parfait.

R6pondant aux questions pos6es dans la problematique du pr6sent travail, l'hypothdse

de nos investigations, constitu6e de quatre volets, est confirm6e de la manidre suivante :

- ll existe bien des notions th6oriques n6cessaires relatives i la grammaire contrastive ou

confrontative (cf. chapitre premier) qui ont et6 appliqu6es d la.pr6sente 6tude ;

- Les structures des formes verbales de l'indicatif ne se pr6sentent pas de fagon

totalement analogue sur le plan typologique en frangais et en kinyanga (cf. chapitre

deuxidme) ;

- ll existe bien des points de similitude et de dissemblance entre les formes verbales de

l'indicatif en frangais et en kinyanga (cf. chapitre troisidme) ;

- Pour permettre un apprentissage facile des formes verbales de l'indicatif en frangais par

des apprenants nyangaphones, la directive m6thodologique d appliquer est'd'enseigner

ces formes verbales suivant les principes mis en place par les th6oriciens de didactique

du frangais en tenant in6vitablement compte des r6sultats de !a confrontation des

formes verbales de I'indicatif en ces deux langues et en usant de l'approche

communicative, soumettant ainsi les apprenants i de nombreux exercices

interlocutoires par la dramatisation.

L'@uvre humaine 6tant toujours imparfaite, nous ouvrons de nouvelles perspectives d

nos successeurs pour nous compl6ter ou nous corriger.

-
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