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EDITOfrIA,L:

Ginie de la langue et particulariti des sociitis.

Il n'existe aucun doute que la langue est un phdnom0ne humain mondial. Elle
est considdrde comme une rdalisation d'un systdme de signes qui sert d

communiquer des expdriences iddationnelles entre les membres d'une
communautd humaine. Dans le monde, lors de la production des actes de la
parole. plusieurs faits linguistiques se ressemblent, que ce soit les sons, les

morphdmes, les mots, les syntagmes, la construction des phrases, sans oublier
les sens et les significations. C'est ce que I'on convient d'appeler

< universaux de la langue >. Ndanmoins, chaque langue a sa fagcin particulidre

d'exprimer certaines rdalites des actes de la parole, tant dans la ddsignation de

certaines unit6s linguistiques (substantifs, adjectifs. verbes,. . ,) que dans

l'architecture des dnonces et des discours. Cela permet de regrouper les

langues selon ces manidres particulidres de s'exprimer. C'est ce que les

linguistes ont convenu de designer < gdnie de la langue ) que les locuteurs

d'aurres langtres ont difficile d s'expliquer, car plusieurs facteurs influencent

les actes de la parole tels que le milieu de vie, Ie climat, le relief. la situation

professionnelle, le sexe, l'appartenance ethnique, le niveau d'dtude, les

cro) ances, la cosmogonie, etc. Ainsi, existe-t-il plusieurs types et

classifications des langues : langues indo-europ6ennes, germaniques,

aliicaines. asiatiques, bantu et non bantu. Personne ne doit ni S'en dtonner ni

s'en offusquer.

Cene m€me rdalitd est valable pour les socidtds humaines. Il est une rdalird

que. d?lns les diff6rentes soci6tds humaines, les hommes sont toujours au

centre de tout. Ils ont des comportements qui leur perrnettent d'entretenir des

relations les uns avec les autres. C'est dire que les ( comportements

socidtaux )) se ressemblent A plusieurs dgards, car les hommes Sont tous douis

non seulement de corps, mais aussi d'6me; d'esprit, d'intelligence, Sans

oublier la mdmoire. Cependant ces relations peuvent 0tre appr6henddes de

diffdrentes fagons, car il y a lieu de rendre compte de phdnomdnes humains

sous plusieurs angles : celui de I'environnement biophysique, celui de

I'inscription dans une structure sociale, celui des interactions et conflits entre

indir idus ou groupe d'individus, celui des savoirs et procddds de

communication mobilis6s dans la vie quotidienne, etc. C'est dans ce contexte

qu'il 1,a lieu de comprendre les differentes relations sociales entre les humains

eux-m€mes et entre les €tres humains et les €tres supr€mes qui les rdgissent

telles que les religions traditionnelles et les organisations humaines telles que

le phenomdne de succession et d'intronisation des chefs traditionnels.



L'amour est aussi universel. Cependant il presente des particularitds, selon les
pay's. les classes sociales, etc.

Dans les Etats modemes, les usages parlementaires sont, i quelques
exceptions prds, les m€mes. Mais, tenant compte des r€alitds diverses que
presentent les systdmes politiques de chaque pays, it y a lieu d'y d€couvrir
toujours quelques divergences: rdglement intirieur, questions orales, motions
de ddfiance, etc.

De ld. etablir le parallelisme entre les actes de la parole et les relations entre
.€tres humains qui utilisent ces actes de parole, il n'y a qu'un pas,.que dis-je,
un petit pont d enjamber. Et par enchantement, les sciences qui s'occupent de

ces deux domaines utilisent, d raison, la mdthode d'observation participante,
methode qui apprdhenderait, semble-t-il, de fagon appropriee les actes de la
parole et les faits sociaux.

Qu'on se le dise.'

Direcleur de publication

Pr Dr Bonaventure CHELO

Maitre de Recherche.



DERIVATION ET NOMS D'AGENTS EN BANTU.

par

Joseph MUSHUNGANYA SAMBAMBUKERE

Assistant de Recherche l" mandat.

INTRODUCTION.

Il n'est pas du tout aldatoire de dire que les langues africaines dites

langues bantu forment une m€me famille.

L'un des critdres de cette classification est que ces langues attestent une

structure stable dans la formation des noms d'agents d l'aide du radical verbal

prdcdde par le PNcl 1/2 mu-/(ba-,wa-) du morphdrne suffixe nominal -i(-i).
Nous avons appliqud cette recherche d quelques langues bantu congolaises

vdhiculaires et vernaculaires.

La langue, selon le moddle biologique, estcomprise comme une

institution humaine ou sociale: elle nait, vit et peut mourir (MOLNIN, G,

1973 : 26). Cette institution obdit naturellement d des principes, des lois pour

qu'elle soit alors stable. Les langues dites bantu forment une importante

famille et m€me la plus grande famille des langues d'Afrique. Nous savons

que I'obdissance d certain nombre de rdgles est la raison majeure qui les classe

en un seql groupe de langues parldes dans une vingtaine d'Etats africains

situds au Sud du Sahara. 
.

La pr6sente dtude cadre avec la linguistique africaine, centrde

prdcisdment sur cinq langues bantu parldes en Rdpublique Ddmocratique du

Congo. Le Ciluba, le Kiswahili, Ie Kihunde, le Kinyanga et le Lingala ont dtd

sdlectionndi d titre d'dchantillon grAce d l'opportunitd tant documentaire

qu'informationnelle qu'ils nous ont offerte.

Dans l'atlas linguistique du Zaire, KADIMA KAMULETA et ses

collaborateurs ont classd ces langues en leur attribuant des codes comme suit :

le Ciluba (817), le lingala (332), le Kiswahili (590), le Kihunde (504), le

Kinyanga (425), (KADIMA, K. et alii, 1983).

t(
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Dans notre 6tude, la principale contribution s'inscrit dans la

morphologie ddrivationnelle concernant les ddverbatifs des personnes qui font

l'action (agents). La ddrivation verbo-nominale, ses structures ou rdgles ainsi

que nos diverses observations sont des rdponses purement scientifiques qui

suscitent la curiositd de plus d'un chercheur.

I. CADRE THEORIQUE.

Cette section se veut utile pour l'approche conceptuelle du sujet. Il

s'agit de la ddrivation.des noms d'actants et des verbes bantu considdrds dans

un cadre ddfinitoire.

1.1. La d6rivation nominale.

La ddrivation est le systcme par lequel des mots naissent ir partir d'un

autre dit < primitif ) (GREVISSE, M., 1964 :77). On appelle ddrivds, les mots

de la m€me famille ; ils sont issus d'un m€me radical. La ddrivation se fait au

moyen d'addition ou de suppression des affixes, c'est-d-dire des pr6fixes et

des suffixes. La ddrivation peut €tre impropre ou propre. Elle est impropre

lorsqu,elle peut, SanS rien changer d l'apparence externe des mots, leur

attribuer des fonctions nouvelles."

Exemple (Swahili) < Kucheka >, rire

Kichaka huyo amemaliza kucheka

(Ce fou-ld vient de rire), verbe infinitif compldment d'objet

Kucheka kwake kumemuang amiza 
'

Verbe infinitif

Sujet de la phrase

(Son rire vient de I'engloutir) (WALTER, H,1977)

Tandis que la ddrivation propre crde des lnots nouveaux par affixation. celle-

ci est riche et la plus commune dans la formation des mots'
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1.1.1. La d6rivation nominale

Les substantifs ddrivds de verbes s'appellent les d6verbatifs. Dans ce

genre de ddrivation, on fait prdcdder le radical (R) du prdfixe nominal (PN) et

on le fait suivre d'un morphdme (suffixe) ddtermind qu'on appelle 6l6ment

final. D'ou la structure : PN + R + Suff.

En langues bantu, on peut avoir les cas suivants :

a) L'6l6ment final < -i > sert d ddsigner l'agent, c'est-d-dire la personne qui

fait l'action. Il s'agit de la classe 1/2 soit PNcl 1/2 + R+i

Exemples :

(Ciluba) mfl6mi-)omri - l6m - f, gardien

PNcll

(Hunde) munyai)omu - nya -i, ravisseur

PNcll

b) L,6l6ment final ,,-e" marque l'dtat ou le rdsultat d'une action 118 et9-10

sont les cIasses concerndes.

Exemples :

-
[l.,lya.nga) buhingd)"bu - hing -{, espace cultivd

" Bukob6-)obu-kob-6, esclave

PNcII

c) L'6l6ment final ( -o ) indique la qualitd,

ou l'instrument. Et cela concerne les classes

autres quell2*R*o

Exemples (swahili) :

Muchoko-)omu - chok -o, fatigue

PNcll

Kifagio)"ki-fagi-o, balai PNcll

le sentiment, l'action, le rdsultat

autres que 712, soit PN classes

I



d) L'6l6ment final << -elo >> marque la possibilitd, le moyen de faire ou

l'endroit ou se fait quelque chose, ou encore l'instrument de l'action.

Exemples :

(Lingala) ekimelo-)oe-kim-elo, lieu de refuge

(Nyanga) ichabiroi)"chab-iro, lieu oir l'on coupe les bois de chauffage

e) L'6l6ment final (-a ), en classes ll2 et 9 - 10, forme des noms des

personnes qui font l'action habituellement (caractdre, profession), Il peut aussi

marquer un 6tat ou une action', soit PN cl l/2 ou autre classe * R*a

Exemples:

(Swahili) mkosa adabu)omu-kos -a, impoli

PI'trc11

(Lin gala) libota)"li-b 6t-a, fami I le

PNcll

f) L'6l6ment final < -ile > indique la fagon de faire et se trouve souvent en

classe 4, soit PN cl 4 + R+ile

Exemples :

-
(Kirryan ga) mirird) "mi -r -ir 6, fagons de manger

- Mikordrd)'mi-k6r-616, fagons d'agir (actes)

1.1.2. Substantifs d6rivds par redoublement. ,

La d6rivation par redoublement se fait par reprise cornpldte ou

incompldte du radical. Elle se fait par n'importe quelle classe et elle varie

d'une lang_ue d une autre. Elle peut exprimer le sens d'un rdsultat d'action, de

qualit6, d'6tat ou le sens intensif ddprdciatif, soit :
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PN toute classe + R + Suff. + R + Suff.

Exemples:

(kihunde) kiendfendi )oki-end-i-end-i, grandvagabond

Pl,lcll RV Suff,RV suff.

aendiendi ) oka-end-i-end-i

PNcl2 RV Suff.RV suff.

1.1.3. Substantifs d6riv6s d'autres substantifs.

Cette ddrivation est rendue possible par le remplacement d'un prdfixe

nominal par un autre prdfixe nominal. On obtient alors un sens secondaire

multiforme.

a) Sens de personnalisation, cl ll2.

Exemples :

(shona) mujaya, jeune home '. W.?.,jeune home

clI cl5

Mucinda, fils du chqf, ituda, chef de district

- cll

b) Sens de monstruosit6, cl 3.

cl5

Exemples , 
,

(shona) muziiembere, monstruositd d'une vieille femme ;

iembera, grande vieille femme

muzirume, monstruositd d'un mdle ; rume, mdle

c) Sens augmentatif.

Exemples:

(swahili) lu-toto)olu-toto, gros enfant

cl 11
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(nyanga) kibfbi)"ki-bibi, gros chien

cl7

d) Sens p6joratif.

Exemple:

(hunde) : Iukdtsi)"lu-kdtsi, grosse femme et laide

CI II

e) Sens diminutif, cl l2ll3.

Exemples :

(nyanga) : kamina)oka-mina, petite femme

Ncl 12

(luba) : k6ntri)"ka-ntri, petit homme

PNcl 12

(Swahi li) kij ito) "ki-j ito, ruisseau

PNcl 14

f) Sens abstractif.

Exempres :

(Swahili) : utoto)ou-toto, enfance

PNcl 14 :

(Lingala) : bomoto)obo-moto, qualitd humaine

PNcl 14

(Kikongo) : bunzdmbi)obu-nz6mbi, divinitd

PNcl 14

g) Sens des glossonymes, cl 7 ou ll.
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En remplagant le PN ordinaire des substantifs de tribus, de clans, de pays...

par le PN de classe 7 ou 11, on obtient les glossonymes indiquant la langue

des tribus, des clans, des pays, etc.

Exemples:

muk6n96 ) okik6n96, ki-k6n96

. PNclT

munyan ga) "kinyanga) oki-nyan ga

PNcl T

I. 1.4. Substantifs d6rivds d'adjectifs.

Ce sont des substantifs qu'on appelle les d6adjectifs. Ici, on peut

obtenir des noms abstraits avec le FN de classe 14. Cette ddrivation est dite

< ambivalente > parce que le nom peut ddriver de l'adjectif ou l'adjectif peut

ddriver du nom.

Exemples : .

(lingala) : - ncnr, grand:>bonene, grandeur

- l6mu, bon:>bol6mu, bontd

-
. (nyanga) : - rongf, gdndreux:>burongf, gdndrositd

shamrikii, doux:>bushamrikd, douceur

1.1.5. Ddrivation par composition. ..

La ddrivation par composition reconnait les catdgories suivantes :

1") Substantifs complexes: ceuxSi sont formds du PN suivi de l'6l6ment

mddian (EM) et d'un PN devant le thdme nominal (TN), soit PN + EM + PN

+ TN.

On distingue trois principales sorles d'6ldments mddians :

a) - ema, ima, ini qui signifient < propridtaire de ... >
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Exemple:

(nyanga) : mindbutaka)mu-ind-bu-taka, propridtaire de la

colline

PNcll EM PNcl5 TN

O) -..t -saa-, -ci-, shi-, -cya-, sha-, she-, -tsa- qui signifient

< pdre de ... , celui qui a .. . )

Exemple :

(nyanga) : shdkarima)6-shd-ka-rima, pdre de ou propridtaire

d'arachides

PNclla EM PNcll2 TN

c) na-, nya-, ina- signifient < mdre de, qui fait ou possdde... >

Exemple (nyanga) : nyabea)ob-nya-ba-ea, mdre des personnes

PNclla EM PNcl2 TN

(hunde) : nabashaho)oO-na-ba-shaho, mdre des

bashaho

PNclla EM PNcl2 TN

On distingue les cas ci-aprds :

a) D6verbatif suivi de substantif.

Exemple:

(swahili) : - mpenda watu. celui qui aime les hommes

du verbe< kupenda > subst

- msema kweli, vdrace (diseur de v6ritd)

du verbe < kusema > subst

?

lt

I
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Exemple:

(nyanga) : mindbutaka)mu-ine-bu-taka, proprietaire de la

colline

PNcll EM PNclS TN

O) -:t -saa-, -ci-, shi-, -cya-, sha-, she-, -tsa- qui signifient

< pdre de . .. , celui qui a . .. )

Exemple:

(nyanga) : shdkarima)6-shd-ka-rima, pdre de ou propridtaire

d'arachides

PNclla EM PNcll2 TN

c) na-, nya-, ina- signifient < mdre de, qui fait ou possdde. . . >

Exemple (nyanga) : nyabea)ob-nya-ba-ea, mdre des personnes

PNclla EM PNcl2 TN

(hunde) : nabashaho)oO-na-ba-shaho, mdre des

bashaho

PNclla EM PNcl2 TN

Z"; SuUstantifs compos6s. :

On distingue les cas ci-aprds :

a) D6verbatif suivi de substantif.

Exerflple :

(swahili) : - mpenda watu, celui qui aime les hommes

du verbe< kupenda > subst

- msema kweli, vdrace (diseur de vdritd)

du verbe < kusema > subst

?

.,

t
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b) Substantif suivi de substantif.

Les deux noms ne sont pas ddverbatifs. Ils sont juxtaposds ou connectds, mais

insdparables.

Exemples :

(lingala) : - nd6ko nz6mbe, dglise (maison de Dieu)

' subst subst

(ciluba) : ns6ngaakaji)"s6ngo w6 mrikaji, une jolie femme

ns6ngaalume)os6ngo w6mulume, un bon jeune

homme

c) D6verbatif suivi d'invariable.

Exemple (swahili) : - mtoka mbali, dtranger (qui vient de loin)

subst adv

(nyanga) : mwenda nsi, qui marche par terre

subst. adv

d) Forme verbale n6gative suivie'de substantif.

Ici, le sibstantif peut ddriver d'une autre forme.

Exemple (hunde) : - mutalya nyama, qui ne mange pas la

viande :

ndg. subst

(nyanga) : muta sdngwa, qui ne fait pas le lavement

' neg. subst

e) Substantifs possessifs.

Ce sont surtout les noms de parentd. Ils sont composds d'un thdme nominal

(TN) et d'un possessif (TP) sans dldment intermddiaire.

T



Exemple:

(swahili) : mwenzangu (mwenzi wangu))omu- enzi- u- angu,

(hunde) :

mon compagnon

PNcll TN PP TP

mwan€tu (mwana w6tu)-)"mu- ana- u- etu,

notre enfant

PNcll TN PP TP

f) Autres thimes suffix6s aux substantifs.

Il s'agit des thdmes comme - hime (mAle), ktilu, k[ru, guru, (grand, vieux),

kdzi, kadi, kali, kaje, kati (femelle), -ntu, ndu (homme).

Exemple (hunde) : busilume. jeune animal mAle.

tatakulu. grand-pdre

(swahili) : mjakazi,la servante

II. DEVERBATIFS D'AGENTS EN LANGUES

BANTU.

Cet dpisode s'articule sur la ddrivation nominale d'agents. Autrement

dii, il s'agit de la formation de ces anthroponymes ir partir des verbes en

langues bantu dont le lingala, le ciluba, le kiswahili, le kihunde et le kinyanga.

Chaque analyse sera ainsi suivie de quelques observations pour se boucler sur

quelques rdgles de rddcriture.

2.1. D6verbatifs d'agents en lingala.

1.1 .1 . Noms d'agents d partir de verbes

kotda, enseigner---------motdi, ensignant

kol6mba, cuire-----------mol6mbi, cuisinier

kob6ta, enfanter-------moboti, qui enfante

)t'r

G



til
kosiila, travai ller--------mosiili, travail leur

komela, boire-----------momeli, buveur

2.1.2. Observations.

PNmo- (c112) + TN + i: noms d6verbatif d'agents.

Il faut signaler que mo- et -i ont souvent le ton bas (B) et que le ton

du radical est stable.

Exemple : moliiti)omo- l6t- i, qui s'habille

B HB

2.2. DEverbatifs d'agents en ciluba.

2.2.1 . Noms d'agent d partir de verbes

kridia, mange:>mirdi, mangeur

kw6k[16, parler:>mw6kfdi, parleur

kril6mb6l6, guider:>mfl 6mb6di, guide

kril6mii, garder:>mfl6mi, garde, gardien

krimbril6, creuser:>m[mbridi, cre0seur

kwip6tfl chasser=>mwipiicf, chasseur

krilob6, pOcher:>mflobi, p0cheur

kriband6, grimper:>mfibandi, grimpeur l

2.2.2. Observations.

En Ciluba, les noms d'agents se forment par le PN mu- (cl1) (ba- clz)

qui se fait suivre du R. Le suffixe nominal < i r> tient encore la place de la

finale verbale mu- (cll) + TN + i pour la forme nominale.

Si la dernidre syllabe des verbes est fonnde de consonnes I-, t, celles-

ci changent respectivement en d-, c- devant -i.

i.



Exemples :

mri/mbf/df, creuseur

23
mwilpdlci, chasseur

123
' Nous constatons que le ciluba ddveloppe fort le ton haut (H). Ce ton

reste aussi maintenu telqueldans la forme verbale de l'infinitif comme dans le

nom d'agent qui en ddcoule.

2.3. D6verbatifs d'agents en kiswahili.

2.3.1. Noms d'agents d partir de verbes.

kufuga, dlevei:>mufugaji, dleveur'

kulima, cultiver:>mulimaj i, cultivateur

kununua, acheter:>mununuaji (ou mnunuzi), acheteur

kuloga, ensorceler:>mulogaji (mlozi), sorcier

kutum ika, travai I ler:>mutumikaj i, (ou mtum i sh i ), travai lleur

kuimb4 chanter:>mwimbaji, chanteur, chantre

kuchunga, garder=>muchungaj i, berger

kucheza, j ouer, danser:>m u chezali, j oueur, danseur

kujenga, construire:>mujengaji (ou mjenzi) constructeur

kusema, parler:>msemaj i, parleur

2.3.J. Observations.

La formation des noms d'agents d I'aide des verbes observe la rdgle ci-

haut dnoncde. Cependant le kiswahili ddveloppe la jonction de la particule < -

aj- > entre le TN et le suffixe nominal < -i >. D'oit la structure suivante : mu-

(cl ll2 wa-) + TN + aj + i

*7
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Par ailleurs, le gdnie du kiswahili < sanifu ) connait le phdnomdne

d'assibilation qui transforrne une consonne occlusive finale du radical verbal

en une consonne fricative z ou sh devant la voyelle -i.

Exemples : kuloga:>mlozi, sorcier g+i:zi

b+i:ziKuiba:>mwizi, voleur

. Kutumika:>mtumishi, serviteur k+i:shi

2.4. D6verbatifs d'agents en kihunde.

2.4.1. Noms d'agents d partir de verbes.

inyaa, ravir:>munyai, ravisseur

ibitsa, balayer=>mubitsi, balayeur

ic6na, allumer Ib feu:>muc6ni, qui allume le feu

ib6nga, traiter doucement (mignoter):> qui traite doucement.

ilola, observer:>muloli, observateur

imera, avaler:>mumeri, qui avale (gobeur)

ipfiia, domestique:>mupfti, dleveur, qui domestique

ishambula, ddtruire=>mushambuli, destructeur

ixhoma, boire:>muxhomi, buveur

2.4.2. Observations.

La procddure prdcddemment ddgagde reste la m6me en kihunde tant sur

la forme nominale que sur la tonalitd. On aura mu- (cl 112) + TN + i pour les

noms d'agents.

2.5. Ddverbatifs d'agents en kinyanga.

Il s'agit de noms d'agents d partir de verbes.

iansa, compter:>muansi, compteur (qui compte)

ihana, conseiller:>muhani, conseiller

ihunira, sommeiller:>muhqniri, sommeilleur, somnambule
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ihfa, chasser:>muhii, chasseur

ik6ra, travailler:>muk6rt, travailleur

i€ba, parler:>mwebdri, parleur

iria, porter:>muri6ri, porteur

idsa, forger=>mwEsi, forgeron, forgeur

imini, danser=)mumin! danseur

ibfta, enfanter:>mqbuti, qui enfante

Nous constatons que le kinyanga atteste bel et bien le mdcanisme

ddrivationnel bantu des noms d'agents. Tout en gardant la tonalit6 du verbe

initial, le kinyanga se l'adapte de la manidre suivante: mu- cl l/2 + TN + i-(i-)

pour les noms d'agents.

Il faut ajouter que le kinyanga atteste parfois l'extension ou le suffixe

applicatif -er, -or signifiant pour dans la formation de certains noms

d'agents.

Exernples : i6ba, parler:>mu- eb- 6r- i, parleur, celui qui

' parler pour...

' \ iomo, boire:>mwomori)omu- om- or- i, qui boit ( pour )

. En ddpit de cette extension substantivale, les ddverbatifs mweb6ri,

mwomori sont naturellement issus de leurs propres verbes dont i6b6re, parler

pour, et iomore, boire pour.

CONCLUSION.

A l,issue de ce travail intituld < D6rivation et noms d'agents en

bantu >>, il convient de pr6senter le bilan ou les rdsultats des analyses faites

sur les cinq langues d'dtude.

La formation des noms d'agents ou actants ir l'aide des verbes en

langues bantu permet de conclure ce qui suit :

l!
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1) Pour la forme d6verbative d'agents :

* mu- ou mo- (dont ba- ou wa- est le pluriel) demeure le principal prdfixe

nominal qui ddsigne l'agent

* Le thdme nominal reste le m€me radical verbal du ddpart

* -i (-i) est le suffixe nominal incontestable dans la formation de tout

ddverbatif d'agent en langues bantu. On a alors mu- (ba-, wa-) + TN + i (-0

* -uj-, -er, -or- sont des extensions ou suffixes que certaines langues bantu

(swahili, nyanga, etc.) attestent devant le -i (-i) final.

D'oi, nous avons la structure ddverbative mu- (ba-, wa-) + TN + I -("t-,
or-...) + i (i).

2) Pour les langues tonales (dont le ton sert d distinguer certains mots), la

tonalitd du verbe reste rdpercutde dans le nom ddrivd.

La prdsente recherche n'a pas du tout la prdtention d'avoir dpuisd la

substance structurale de la ddrivation nominale bantu. Tout compte fait, elle

n'est qu'une ouverture aux horizons linguistiques sollicitarrt ainsi l'apport des

continuateurs qui se voueront au succds de celle-ci.

at
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