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P R É F A C E

La prem ière version de ce travail a été rédigée en 1976. Depuis 
cette date, plusieurs études com paratives on t été effectuées dans le 
dom aine lexical. La qualité et la quantité de la m atière disponible 
s’en sont accrues considérablem ent. Elles perm ettent une meilleure 
approche des m écanism es en jeu  dans les associations et les m odifica
tions sém antiques. Il nous a sem blé intéressant de décrire les diffé
rents procédés utilisés et de m ontrer le fonctionnem ent des associa
tions et des glissements sém antiques m êm e si ceci nous am enait à 
réduire le nom bre des associations présentées, dans le bu t pra tique de 
ne pas augm enter le volum e de ce travail. Nous espérons que cer
taines d ’entre elles feront l’objet de publications ultérieures. D ’autre 
part, m êm e si la perspective en est souvent différente, plusieurs 
ouvrages et articles contiennent des données im portantes relatives aux 
associations sém antiques propres à certains dom aines. N ous les p ré
sentons en annexe à la bibliographie de m anière à com pléter l’infor
m ation du  lecteur.



ABRÉV IA TIO N S ET C O N V EN TIO N S

B to n  b a s
C  c o n s o n n e

c l. c la s s e
C S  s é r ie  d e  c o r r e s p o n d a n c e s  r e le v é e s  p a r  M . G u t h r ie  [9] *

d  d i a l e c t e
k o n g o  S .S . k o n g o  d e  S a n  S a lv a d o r

lu b a - K s  l u b a  d u  K a s a y i
lu b a - S h  l u b a  d u  S h a b a

N .  n o r d

P B -A  d i a l e c t e  o u e s t  d u  p r o t o b a n t o u  ( G u t h r ie ,  v o l .  1, p .  8 2 )
P B .B  d i a l e c t e  o r i e n t a l  d u  p r o t o b a n t o u  ( G u t h r ie ,  op. cit.)
P B G  f o r m e s  q u i  o n t  u n e  d i s t r i b u t i o n  g é n é r a l e

P B .X  r e c o n s t r u c t i o n  e n  p r o t o b a n t o u  g é n é r a l

p s  s é r ie  p a r t i e l l e  d e  c o r r e s p o n d a n c e s  ( G u t h r ie ,  op. c it.)
S . s u d

S  s e m i - v o y e l le

V  v o y e l le
â  t o n  h a u t

à  t o n  b a s
ä  t o n  m o n t a n t

â  t o n  d e s c e n d a n t

a  : v o y e l le  l o n g u e
1 le  c h i f f r e  q u i  s u i t  u n  t h è m e  i n d i q u e  la  c l a s s e  à  l a q u e l l e  il a p p a r t i e n t

1,2  L e s  c h i f f r e s  s é p a r é s  p a r  u n e  v i r g u l e  q u i  s u i v e n t  u n  t h è m e  r e n v o i e n t

a u x  c la s s e s  s i n g u l i e r  e t  p lu r i e l  

7 / 9  L e s  c h i f f r e s  s é p a r é s  p a r  u n e  b a r r e  o b l i q u e  i n d i q u e n t  q u e  le  s u b s t a n 

t i f  a p p a r t i e n t  l i b r e m e n t  à  l’u n e  o u  l’a u t r e  d e  c e s  c la s s e s

* f o r m e  r e c o n s t r u i t e  e n  P B .X . S i la  c la s s e  e t  la  s i g n i f i c a t i o n  d e  la

p r o t o f o r m e  p e u v e n t  ê t r e  r e c o n s t r u i t e s  d e  m a n i è r e  s û r e ,  e l le s  s u i v e n t  
la  p r o t o f o r m e

r e c o n s t r u c t i o n  lo c a le  o u  r é g io n a l e  a u  m o in s  d a n s  l ’é t a t  a c t u e l  d e s  
r e c h e r c h e s .

L e s  l e t t r e s  m a j u s c u l e s  q u i  s u i v e n t  u n  n o m  d e  l a n g u e  r e n v o i e n t  à  l a  d iv i s io n  e n  

z o n e s  é t a b l i e  p a r  G u t h r ie ,  a v e c  q u e l q u e s  m o d i f i c a t i o n s  : v o i r  c a r t e  à  la  p a g e  8.

* L es  c h if f r e s  e n t r e  c ro c h e ts  [ ] r e n v o ie n t  a u x  ré fé re n c e s  in fine.
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L a  n o t a t i o n  d e s  v o y e l le s  e s t  n o r m a l i s é e  : j, i, e ,  a ,  o ,  u ,  y ,  d a n s  le s  l a n g u e s  à  

s e p t  v o y e l le s  ( j, y  : v o y e l le s  f e r m é e s ) .
S a u f  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  le s  v o y e l le s ,  le s  e x e m p le s  s o n t  r e p r i s  d a n s  l a  n o t a t i o n  

d e s  a u t e u r s  p o u r  a u t a n t  q u ’e l le  n e  p r é s e n t e  p a s  d e  d i f f i c u l t é s  t y p o g r a p h i q u e s .

L ’i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é f l e x e s  d e s  s e g m e n t s  e t  d e s  t o n s  n ’e s t  p a s  c o m m e n t é e  ic i.  
L e  l e c t e u r  p o u r r a  s e  r é f é r e r  a u x  n o m b r e u x  t r a v a u x  d é j à  p a r u s  e t  q u i  s o n t  m e n t i o n 

n é s  d a n s  la  « B ib l io g r a p h ie  b a n t o u e  s é le c t iv e  » (A rch ives d ’A nthropologie, 24, 1975 , 
T e r v u r e n )  e t  a u  M a n u e l  b a n t o u  q u i  p a r a î t r a  p r o c h a i n e m e n t  à  T e r v u r e n .  P o u r  la  
z o n e  A , d e  n o m b r e u s e s  i n d i c a t i o n s  n o u s  o n t  é té  f o u r n i e s  p a r  B. J a n s s e n s ,  q u i  

e f f e c tu e  a c t u e l l e m e n t  u n e  é t u d e  c o m p a r a t i v e  d e s  l a n g u e s  d e  c e  g r o u p e .  N o u s  l ’e n  

r e m e r c io n s .
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1. I N T R O D U C T I O N

1.1. Les études com paratives qui traitent des langues bantoues 
sont le plus souvent centrées sur la forme, l’aspect sém antique n ’étant 
que le support nécessaire pour établir les correspondances régulières 
et les protoform es. Cette perspective explique que seuls y figurent les 
term es qui ont une signification identique ou très voisine. C ’est néan 
moins le fichier com paratif lexical établi par A. C o u p e z  au M usée 
royal de l’A frique centrale à Tervuren [1] qui constitue le point de 
départ de cette étude. N on seulem ent, il réunit l’ensem ble des recons
tructions et des protoform es régionales proposées par les com para- 
tistes du  bantou  mais il com porte aussi une série de réflexes et de 
dérivés qui perm etten t d ’entrevoir l’organisation de certains cham ps 
sém antiques et diverses associations récurrentes. De plus, l’exploita
tion de séries de correspondances hom ophones associée à la consulta
tion de quelques dictionnaires bien docum entés perm et de repérer des 
faits intéressants dont la répétition prouve en quelque sorte la réalité.

1.2. N ous tenons néanm oins à avertir le lecteur que des erreurs 
d ’in terprétation  sont possibles. En effet, si la valeur des travaux com 
paratifs est rem arquable, il y subsiste des erreurs liées en grande 
partie aux descriptions disponibles et à certaines carences dans l’étude 
des réflexes, principalem ent de la tonalité des dérivés. D e plus, les 
définitions que les descripteurs donnent d ’un thèm e déterm iné 
peuvent être incom plètes, no tam m ent dans les lexiques peu élaborés, 
ce qui im pose une grande prudence dans l’interprétation. Il faut en 
outre tenir com pte du fait que les mots utilisés pour traduire  une 
notion ne la recouvrent pas toujours exactem ent et que l’écart qui 
n ’est pas signalé peut fausser ou cacher certaines relations. Ce facteur 
joue principalem ent sans que ce soit de m anière exclusive, dans le 
dom aine des connotations et des term es abstraits. Enfin, certaines 
associations ne peuvent se com prendre sans faire appel aux traits 
culturels dont elles sont l’expression et que nous pouvons ignorer.

La portée des quelques réserves qui viennent d ’être émises nous 
paraît néanm oins limitée dans la m esure où l’in terprétation repose sur
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un ensem ble de faits. De plus, m ontrer les problèm es liés à l’insuffi
sance des données ou aux possibilités d’une évolution convergente par 
exemple ne nous paraît pas dénué d ’in térêt dans le cadre m êm e de 
cette étude.

1.3. Il y a dans la gram m aire des langues bantoues deux procé
dés m orphologiques qui dom inent le m écanism e de la dérivation. De 
ce fait, ils jo u en t un rôle m ajeur dans la form ation des mots et in ter
viennent largem ent dans la délim itation et l’évolution du sens. Il 
convient de les exam iner au préalable. Nous présenterons donc suc
cessivement le rôle que jouen t le système de classes et celui de la 
suffixation verbale dans les relations sém antiques de m anière à ce que 
le lecteur puisse situer les procédés qui seront décrits dans le système 
général des langues bantoues.

1.4. U ne des clés essentielles des associations en bantou  repose 
sur le fonctionnem ent du système des classes [2], Parm i les quatorze 
à vingt classes d ’accord, groupées en m ajorité par couple singu
lier/p luriel, plusieurs ont une valeur sém antique dom inante qui varie 
quelque peu selon les langues. Les m ieux attestées sont les classes 1,
2 pour les hum ains, 5, 6 pour les objets qui vont par paire, 6 pour 
les collectifs et les liquides, 9, 10 pour les anim aux, 14 pour les 
abstraits. U n m êm e thèm e peut ainsi figurer dans plusieurs classes 
avec des significations différentes organisées au tou r d ’un concept de 
base.

Exem ples : 

songye (L) -bêlé

sanga (L) -dùmé

lwena (K) 

shi (J)

'g a3 1
-a3i
-ôbâ

sukum a (F) -’zuki 
-’uki

5 mam elle, sein
6 lait

m âle (adjectif)
1 époux
6 sperm e
9 noix de palm e
6 huile (*g — J0T /  V — V)
1 lâche, poltron, peureux

14 peur, crainte
9 abeille

14 miel (*j -* z /  N- m a is #  /  V — V)
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Ce système d ’alternance de préfixes coexiste avec un système de 
dérivation régulier qui opère par double préfixation e t/o u  substitution 
de préfixes pour la form ation du dim inutif, de l’augm enta tif e t/o u  du 
péjoratif, du  lau d atif et des locatifs. Les classes auxquelles ces valeurs 
sont attachées présentent une certaine diversité à travers le dom aine 
bantou, sau f pour les locatifs qui appartiennen t aux classes 16, 17, 18 
et 21, une ou plusieurs de ces classes pouvant faire défau t ou n’exister 
q u ’à l’état résiduel.

Exem ples :

shi (J) -jiédè 1 jeu n e  fille
19 jeu n e  fille m ignonne (laudatif, 

dim inutif)
-ünpà 9 maison

3 une grosse maison, une m aison mal
construite (augm entatif, péjoratif) 

-ànâ 1 enfant
7 un enfant gras, sain (dim inutif,

péjoratif ou laudatif pour les p e r
sonnes en général)

14 un groupe d’enfants (déplaisants)
(péjoratif, collectif)

-pènè 9 chèvre
11 une belle grosse chèvre (augm enta

tif, laudatif)
-Ishi 11 rivière

12 une petite rivière (dim inutif)

Locatifs

-ünpà 16 +  9 près de la m aison (9, m aison) 
18 +  9 dans la m aison 

-ti 16 +  3 sur l’arbre (3, arbre)
-kââfù 21 +  14 à (dans) Bukavu (14, Bukavu)

La com binaison de ces deux systèmes d ’alternance préfixale per
met l’utilisation d ’un m êm e thèm e pour rendre une série de notions, 
auxquelles viennent encore s’ajouter des valeurs m étonym iques.
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Exem ple :

luba-Sh (L) -t.fi 3, 4 arbre, bois, buisson, bâton, gour
din, corps ligneux

4 médecine, m édicam ent
7 +  3 grand arbre, grand m orceau de 

bois, tronc
12 petit arbre, bâtonnet, baguette,

jeune p lante ligneuse, m orceau de 
bois, allum ette

12 +  3 arbrisseau, arbuste
7 chaise à dossier (d’introduction

européenne)
14 maléfice, sorcellerie, m agie noire,

envoûtem ent

Sur le p lan com paratif, les différences qui se m anifestent dans le 
fonctionnem ent des classes à travers le dom aine bantou  peuvent expli
quer q u ’un thèm e d ’origine pro tobantoue figure dans plusieurs classes 
avec une m êm e signification. Ainsi *-cônj « honte » est largem ent 
attesté dans la classe 9, de sorte q u ’on peu t la lui a ttribuer en pro to
bantou, bien q u ’il figure à d ’autres classes dans différentes langues 
telles que le :

bolia (C) classe 3
zulu (S) 6
nyungw e (N) 7
nande (J) 10 =  pluriel de 9
venda (S) 11,10
bem ba (M ) 11,10
s h i( J )  9/11
bushong (C) 14
duala (A) 19

Il arrive que les différences ne se com prennen t que si l’on tient 
com pte de l’aspect d iachronique des faits. Les classes d ’accord d ’un 
substan tif donné peuvent être liées au fonctionnem ent an térieur du 
système, ce qui n ’exclut pas des réajustem ents au cours de l’évolution.
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On peut par exemple considérer que la classe 3 que présente -hónj 
(*-cónj) en bolia est lié à la fusion des classes 14 et 3 dans cette lan
gue, fusion qui s’est opérée sur base de l’identité form elle acquise par 
les préfixes (*mù- 3 *=? bù-). Le fait que de nom breux substantifs 
abstraits figurent en classe 14 (*bù-) et qu ’une langue au moins de la 
zone C où la distinction m ù- 3 /b ù - 14 s’est m aintenue, en l’occurrence 
le bushong, présente -Joji 14, sont des argum ents favorables à cette 
interprétation.

L’époque de la form ation d ’un substan tif intervient égalem ent. La 
diversité des préfixes attestés pour un thèm e avec une signification 
déterm inée peut être l’indice d ’une dérivation, le plus souvent déver- 
bative, postérieure au  p ro tobantou  bien que l’origine ancienne du 
radical explique la distribution plus ou m oins im portante de ce dérivé. 
C ertaines divergences dans les réflexes de la tonalité ou du procédé 
de dérivation peuvent appuyer cette hypothèse. Ainsi *-dôot- « rêver » 
présente une série de dérivés en -o « rêve » attestés aux classes 3,4 
(venda,S...), 7,8 (g an d a j...) , 9,10 (kam ba,E...) 10 (rundi.J...), 5,6 (m on
g o ^ ...) ,  6 (hanga,E), 11,13 (herero.R), 7,8/9,10 (shi.J), 9,6 (benga.A),
7 +  n,8 +  n (leke,C...). De plus, certaines langues dispersées à travers 
le dom aine bantou  présentent soit un dérivé en -j (m bala.K  : - 
loshi 9,6 ; duala,A  : -dôtj 9,10 ; sukum a,F  : -lôotj 7...), soit un dérivé en 
-a (lwena.K  : -Iota 7,8 ; luba-K s,L : -lôotà 7,8 ; sena,N  : -dota 9,10...). 
Des divergences apparaissent égalem ent dans les réflexes de la tona
lité pou r chacun des types, m ais nous n ’en tiendrons pas com pte parce 
que la tonalité des dérivés de type -CVYCV n ’a pas encore fait l’objet 
d ’une étude systém atique.

Une grande prudence s’im pose toutefois dans l’in terprétation 
chronologique. Il convient en effet de nuancer ce qui précède par 
quelques observations. Ainsi que nous l’avons déjà m entionné, les 
changem ents de classes peuvent s’opérer en liaison avec l’évolution et 
le fonctionnem ent général du  système des classes. D ifférents proces
sus, dans lesquels l’évolution phonologique peut jo u e r un rôle, tels 
que l’affaiblissem ent ou la disparition d ’une classe, l’identité des 
appariem ents, la rétention d ’un préfixe dans le thèm e, interviennent 
dans le reclassem ent d ’un thèm e. Pour reprendre l’exemple précédent, 
il sem ble que dans le passé la classe 9 ait été m ieux attestée pour les 
dérivés de *-dôot- qu ’elle ne l’est actuellem ent. En tém oignent la 
form e du leke (C) 7 +  n,8 +  n, qui présente une classe 9 ou 10 figée 
devant les préfixes de classe 7,8, l’utilisation libre des couples 7,8/9,10
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en shi (J) et l’appariem ent irrégulier 9,6 en benga (A). C itons encore 
pour illustrer ce qui précède quelques exem ples cités par 
J. D o n e u x  [4] :

*-bôkô 15,6 —' -bôkô 5,6 luba-K s (L)
*-jâpà 15,6 ->■ -kwapa 3,4 kaonde (L)

—’ -huafa 5,6 lozi (S)

La classe 15 des substantifs tend à d isparaître dans l’ensem ble du 
dom aine bantou. Le pluriel de classe 6 est aussi celui de la classe 5, ce 
qui explique la fréquence du reclassem ent dans cette classe. Ce p ro 
cessus est illustré par le luba-K s et le lozi, où l’ancien préfixe est 
retenu dans le thèm e, com m e cela se produit fréquem m ent au  contact 
d ’une voyelle. L ’ancien préfixe *kù- est égalem ent intégré dans le 
thèm e en kaonde, où le reclassem ent s’est opéré en classe 3,4.

L’influence de l’évolution phonologique peut être illustrée par les 
exemples suivants :

luba-Sh (L) lw-âzi, 11 n-gâzi, 10 noix de palm e
luba-K s (L) lù-n-gâji, 1 1 + 9  n-gâji, 10

En luba, *g s’am uït, sau f lorsqu’il est précédé de nasale. Il en 
résulte dans le cas présent une différence im portante entre la forme 
du singulier et celle du pluriel. Le luba-K s a com pensé ce phénom ène 
en re tenant la nasale en classe 11. Ce m écanism e peu t favoriser le 
passage de la classe 11 à la classe 9, d ’au tan t plus que toutes deux 
form ent leur pluriel en 10. Ainsi donc si le rôle du  système de classes 
est im portan t dans l’analyse des relations sém antiques en bantou, 
l’in terprétation  des différences de classes qui sont attestées pour un 
substan tif donné est complexe, dans une m oindre m esure celle de 
l’identité l’est aussi. A cela s’ajoute le jeu  spécifique des glissements et 
des associations sém antiques. Ainsi *-bÿ 5 présente le sens de 
« cendre, (poussière, poudre) » dans un certain nom bre de langues 
telles que le rw anda (J) ou le basa (A) et celui de « terre, (poussière) » 
dans bon nom bre d ’autres telles que le rundi (J) ou le ndonga (R).

Le passage sém antique qui affecte un thèm e dans une classe 
déterm inée exige une nouvelle form ulation de la valeur initiale. Bien 
des processus sont possibles tels que la construction com plétive, les 
glissements parallèles, les néo-form ations ou les changem ents de 
classe. Ils seront explicités dans le cours de l’étude. C itons sim ple
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ment, à titre d ’exemple, le passage de *-gàdj 6 « huile de palm e » à 
« sang » dans un groupe de langues orientales et m éridionales. Le 
glissement s’est opéré par m étonym ie sur la base de « liquide rouge », 
peut-être en liaison avec un tabou  portan t sur l’em ploi du term e 
propre. Plusieurs langues dont le nyanja (N) utilisent dès lors pour 
« huile de palm e » une construction analogue à celle du français en 
faisant appel au term e générique qui désigne « l’huile ». Pour illustrer 
les glissements parallèles, notons qu ’en m ongo (C), *-bôgô 9 « buffle » 
sert à désigner le « bouc » à la classe 5 +  9 (jm bôkô ; la nasale perm et 
ici le m aintien, de b) tandis que °-büdù 9 qui désigne le « chacal » 
dans d ’autres langues, y est em ployé pour le « buffle ».

1.5. Ce jeu  de rapports complexes entre la form e et le sens, 
associé à la structure m orphologique que nous venons d ’esquisser 
pour les substantifs, se retrouve sous une autre m odalité dans le 
verbe. Le système de suffixation y jo u e  en effet un  rôle qui, tout en 
étant analogue à celui du  système des classes, a des im plications 
sém antiques différentes, en relation avec la valeur m êm e des suffixes. 
Ceux-ci dont le nom bre n ’est pas identique partout, perm ettent 
d ’étendre ou de m odifier le concept rendu p ar le radical verbal [3],

Exemples :

rundi (J) ( M e e u s s e n

- r im -  c u l t iv e r

[5], p. 56):
- r im -ir - c u l t iv e r  à , p o u r -ir-  su f. a p p l ic a t i f

-m a n - ê tre  e n  h a u t -m a n - ik - s u s p e n d re -ik - p o s i t i f

-v ü n - b r is e r -v û n - ik - se  b r is e r -ik - n e u tr e

-v u g - p a r le r -v ü g -a n - se  c o n c e r te r -a n - r é c ip r o q u e

-g u m - ê t r e  fe rm e -g u m -y - m a in te n i r -y- c a u s a t i f

- re k - la is s e r - r e k -u r - lâ c h e r -u r- in v e rs if - t ra n .

-k â m - tr a i r e -k â m -w - ê tre  t r a i te -w - p a s s i f

-k iik - m e t t r e  d e -k iik -a m - ê tre  o b l iq u e -a m - s ta t i f

- r é e n g -
tra v e rs

d é p a s s e r - r é e n g -u k - a p p a r a î t r e -u k - in v e rs if - in tr .

- té e m b - c o u le r . - té e m b -a g a r - ro u le r . -a g a r- in te n s if - in tr .
s ’é c o u le r d é g r in g o le r

La productivité des suffixes attestés dans une langue donnée est 
liée à leur valeur sém antique : il est norm al que le suffixe statif *-am- 
(être dans une position donnée) ou l’im positif (dit positif chez M e e u s -  

s e n , [5]), *-ik- (m ettre dans une position donnée) soient moins produc
tifs que le causatif, le passif ou l’applicatif. D ’un autre côté, chaque 
forme suffixée constitue le noyau potentiel d ’un système de dérivation
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nom inale ou verbale don t le cham p sém antique peut s’éloigner p ro 
gressivem ent de celui du radical verbal qui en est le point de départ.
Il arrive aussi que des dérivés différents présen ten t un sens identique. 
Ils sont notés en caractères italiques dans l’exem ple qui suit :

rw anda (J) :

-sig- : partir en laissant sur place celui avec qui l’on t était ; qu it
ter ; laisser en un lieu ; abandonner quelque part.
-  qu itte r ; abandonner quelqu’un q u ’on était chargé de 

garder
-  se retirer en laissant en tel ou tel état ;
-  partir pendan t q u ’on est en train  de
-  distancer, devancer
-  échapper à la connaissance de
-  épargner, m énager, faire grâce
-  se faire rem placer par quelqu’un à son travail
-  causer un événem ent, en tra îner telle ou telle situation
-  partir après avoir fait quelque chose 

-sigan- : se distancer à la m arche les uns des autres
-sigâne 10 : personnes ou choses qui croissent à un rythm e 

de croissance différent
9 : rythm e de croissance différent 

-siganw- : faire une com pétition à la course ; rivaliser de 
vitesse en travaillant ou en parlan t 

-sigar- : rester en arrière, être distancé ;
rester, dem eurer, se m aintenir ;
rester à faire ceci ou cela pendan t que d ’autres sont occu

pés à au tre  chose ; 
en parlan t des êtres anim és ou des objets, ne plus se trou

ver que dans tel ou tel endroit ; 
être arriéré m entalem ent ;
être obligé de faire ce à quoi on n’était pas habitué, être 

réduit à ; 
faire faute de m ieux ;
-sigara 7,8 : reste de ce qui est partagé ou de ce qui en fait 

partie
-sigaro 4 (accord en 1) : nom  donné à un enfan t qui vient 

au m onde après la m ort de son père 
-sigaran- : rester avec, garder avec soi 
-sigalirâ 9,10 : derniers restes de quelque chose 
-sigaliz- : réserver pour
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-sigalizi 9,10: traînard, survivant, personne qui reste seule 
après la perte de tous les m em bres de sa famille 

-sigaye (-sig-ar-ye) 7 : reste d ’une soustraction 
-sigaz- (-sig-ar-I-) : cesser, arrêter de m anger ou de boire 

sans avoir consom m é tous les alim ents qu ’on avait sur le 
plat ou sans avoir vidé le contenant de la boisson 

-sigazi 9 : traînard  : cf. -sigalizi 
-sigazwâ 7,8 reste : cf. -sigara 

reliefs d ’un repas ;
convalescent, rescapé, personne qui a survécu à une grave 

m aladie ; 
relique

-sigir- : réserver à quelqu’un une portion de : cf. -sigaliz- 
-sigilir : quitter
-sigiran- : rester avec : cf. -sigaran- 
-sigire 1,2 : rem plaçant 

-sizi (sig-t) 7 : reliefs d ’un repas, reste de ce qui a été dévoré par un 
fauve : cf. -sigazwâ 

-sigwâ 1,2 : rem plaçant : cf. -sigire.

D ans cet exemple, la signification du radical verbal favorise le 
développem ent des dérivés, mais le cham p sém antique de l’ensem ble 
reste bien circonscrit.

Les faits ne sont pas toujours aussi simples. Il arrive q u ’une base 
verbale (radical +  suffixe) prenne un sens figé.

Exem ple :

rundi (J) -fat- prendre -fâsh- (fât-I-) aider
shi (J) -nyo- boire -nywaan- conclure un pacte de sang

-nywaanô 3 pacte de sang

A côté de ce sens figé, la form e suffixée peut conserver son 
em ploi canonique, ce qui am ène la form ation d ’hom ophones don t les 
rapports sém antiques peuvent nous échapper.

Exem ple :

rundi (J) -râar- passer la nuit
-râaz- (form e figée) réserver pour le lendem ain

(causatif) litt, faire passer la nuit =  héberger,
donner l’hospitalité
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shi (J) -fu- m ourir
-faan- sens figé : être apparenté

associatif : m ourir avec

1.6. Ces caractéristiques fondam entales — système de classes et 
suffixation verbale — des langues bantoues jo u en t un rôle considé
rable dans l’organisation des cham ps sém antiques tant au niveau 
synchronique qu ’au diachronique. Elles s’ajoutent aux mécanismes 
généraux de l’évolution et de l’organisation sém antiques pour créer un 
ensem ble relationnel d ’une grande richesse et d ’une grande com 
plexité. N ous essayerons dans les pages qui suivent de présenter les 
types de relations sém antiques les m ieux attestées et de dégager les 
lignes essentielles de leur form ation et de leur fonctionnem ent, ce qui 
im plique souvent que les faits soient considérés dans leurs aspects 
d iachroniques au tan t que synchroniques. Toutefois nous ne revien
drons pas en détail sur les deux types de m écanism es qui v iennent 
d ’être décrits. Pour illustrer les procédés qui interviennent dans les 
relations sém antiques, nous avons choisi des exem ples dans deux 
dom aines, qui se recoupent d ’ailleurs partiellem ent : « les parties du 
corps » et « peau, pelure, écorce ». Les raisons principales de ce choix 
sont l’abondance de la docum entation relative à ces thèm es, m êm e si 
tous les term es ne sont pas définis avec la précision souhaitée, et le 
jeu  particulièrem ent développé des associations et des glissements de 
sens qui s’y m anifestent. Les deux parties de l’exposé sont organisées 
de m anière d ifférente : dans la prem ière nous essayons de décrire les 
principaux procédés utilisés dans les langues bantoues en les illustrant 
par un certain  nom bre d ’exemples. Dans la seconde partie, par contre, 
nous exam inons l’ensem ble des significations attestées pour une série 
de correspondances formelles et nous essayons d ’en reconstituer l’his
toire sém antique ou de présenter l’une ou l’au tre hypothèse pour 
expliquer la variété des sens attestés dans les langues actuelles.



2. LES PARTIES DU CORPS

2.1. D ans leur ensemble, les termes qui désignent les parties du 
corps se caractérisent par une grande m obilité que l’on pourrait quali
fier d ’interne. Ainsi, selon les langues, le réflexe de *-kôdô est attesté 
avec les sens de « poitrine, cœ ur, gorge, larynx, épiglotte, nuque », 
sans différence de classe pertinente. Cette instabilité ne peut pas être 
attribuée à l’ignorance de l’em placem ent des organes du corps, car la 
pra tique de la chasse et de l’élevage entraîne nécessairem ent une 
connaissance précise de l’anatom ie. Elle relève principalem ent d ’une 
part des processus généraux d ’extension, de restriction et de glisse
m ent sém antiques et d ’autre part de mécanismes psychologiques 
parm i lesquels le sym bolism e jo u e  un rôle prépondérant.

L ’instabilité lexicale explique en partie le petit nom bre de recons
tructions protobantoues proposées par les com paratistes alors que les 
séries de correspondances sont nom breuses et la difficulté q u ’ils 
éprouvent pour déterm iner le sens initial d ’un certain nom bre d ’entre 
elles m algré l’évidence d ’un point de départ com m un. De plus, les 
écarts entre l’organisation sém antique de certains ensem bles que p ré
sentent les langues bantoues par rapport au français ou à d ’autres 
langues européennes peuvent dans ce dom aine com m e dans d ’autres 
en traîner des erreurs d ’in terprétation non négligeables. C itons pour 
illustrer cet aspect quelques exemples m ongo (C) repris à H u l s 

t a e r t  (1957):

jla loôko donner un coup de main
tawïlakî loôko n d ’ûm a ne mets pas la m ain dans la bouche 
n d ’âkata bà buntu  entre les m ains de quelqu’un

En mongo -ókö 11 signifie « bras » (ou « m em bre supérieur com 
plet » ?) et s’oppose à -kàtà 5 « m ain », mais les exemples m ontrent 
que les contextes dans lesquels figurent chacun des term es ne coïn
cident que partiellem ent avec ceux du français.

Dans le cadre très général de cette étude nous nous limitons à 
présenter quelques types d ’associations sém antiques dans lesquelles 
interviennent des notions anatom iques.
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2.2. U n phénom ène banal consiste à utiliser un  m êm e term e pour 
désigner des élém ents du  corps qui présentent des traits com m uns, ou les 
parties correspondantes de l’hom m e et de l’anim al m êm e si leur aspect 
diffère sensiblem ent. Les significations associées dans une ou plusieurs 
langues figurent isolém ent dans d ’autres, ce qui peut im pliquer la perte 
du  sens initial et la reprise de ce dernier par un au tre term e sous l’effet 
d ’un processus identique, de sorte q u ’on aboutit dans quelques cas à une 
inversion des sens par rapport à ceux des protoform es :

*-jôjâ poil du  coi

*-câdâ
*-kôpè

*-dômô
-bôngô

-jjnô

"-gègô

plum e
cil

3 lèvre

5 dent

5 m olaire

11/14 poil, cheveu, 
plum e

sukum a (F)

11 poil rundi (J)
14 poil, crin, pelage
5 plum e

11/14 poil, cheveu kiga (J)
5 plum e

11 cheveu, plum e sham bala (G )
7 plum e nyanga (D)

14 poils d ’anim aux 
laine, duvet

luba-K s (L)

11 plum e, poil bem be (D)
11 cil, sourcil rundi (J)
7 sourcil ila (M )
9 cil
3 lèvre, bec sanga (L)

11 fanon des bovi
dés

shi (J)

12 trom pe de l’élé
phant

5 dent bem ba (M)
11 défense d ’élé

phan t ou de p h a
cochère

5 m olaire leke, ngombe 
(C)

7 m olaire rw anda, nande
(J)

5 dent gikuyu, pokomo 
(E)
kw anyam a, 
n d o n g a(R ) 
m bukushu (K)
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°-bôm bô

°-pàngâ

*-pâdà front

° - t jù

°-dùngj

*-kôt] 5 nuque

*-jâdà 11 ongle, 
griffe

°-kümù
°-dèi)gè

*-bôkô 15 bras

9 front bom bé b o b an g i(C )
3 front tonga-Inh. (S)
3 point term inal 

des os nasaux
sukum a (F)

9 nez yaka (H)
9 nez, narines kongo (H)

7 crâne, front 
hum ain

bem ba (M)

7 crâne rw anda (J)
12 front
4n front sanga (L)
7 visage m bundu-S, kwa- 

nyam a (R)
14 visage, face 

front
kiga (J)

7 front, visage sanga (L), 
m ongo (C)

5 cou shi, rw anda (J)
5 nuque sanga (L)
3 cou

11 ongle, griffe, 
serre

kongo (H)

7 ongle, griffe kiga (J)
7 doigt, orteil nyoro (J)

7 gros orteil, pouce kiga (J)

7 pied, sabot nkore (J)

15 bras, patte  anté rw anda, rundi
rieure (J)

15 bras, m ain, patte 
antérieure

sanga (L)

15 bras kw anyam a (R)
11 bras bobangi (C)
7 patte antérieure
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kônô avant-bras

gùdù 15 jam b e

3 bras, m ain, ganda (J)
trom pe de l’élé
phant

3 avant-bras, ila (M)
trom pe de l’élé
phant

3 bras, m ain sukum a (F)
15 patte an térieure

(pl. 8)
3 main, nageoire

latérale (pl. 6)
15 jam be, patte pos- rw anda (J)

térieure

Parm i les exemples cités, seules les associations *-bôkô « b ras/p a tte  
antérieure » et *-gùdù « jam b e /p a tte  postérieure » reflètent un fait pro
tobantou. Les données du sukum a (F) sont significatives à cet égard : 
*-kónö 3 « avant-bras » s’y est substitué à *-bôkô 15 « b ra s /p a tte  an té
rieure » mais, alors q u ’il conservait la classe 3 dans le prem ier emploi, il 
prenait dans le second un préfixe de classe 15 avec un appariem ent 
irrégulier en 8, don t on peut penser q u ’ils étaient ceux de -bôkô en 
raison des particularités propres à ce thèm e [4]. D ans les autres cas, 
l’association apparaît dans l’état actuel des recherches com m e un phé
nom ène local ou régional qui peut d ’ailleurs être accom pagné, sinon 
motivé, par un glissem ent ou une spécialisation de la form e ancienne. 
Ainsi en kiga (J) -jwiri 11 qui reflète le PBG *-jÿidi 11 « ch ev eu » , 
s’applique uniquem ent aux « cheveux crépus » tandis que *-jôjâ 
« poil » ajoute à son sens initial celui de « cheveu (non crépu) ». L’asso
ciation de « plum e » à « poil » pour ce m êm e thèm e *-jôjâ « poil » est 
une synecdoque si elle est am enée p ar une assim ilation des barbes de la 
plum e aux poils, processus qui explique le sens de « m oustache » que 
présente -ooya 4 (les poils =  la m oustache) en n tandu  (H), mais elle 
peut aussi être une m étonym ie en relation avec la propriété q u ’ont les 
plum es et les poils de recouvrir le corps. Cette hypothèse est moins 
plausible, car elle ne perm et pas d ’expliquer pourquoi « poils » n ’est 
que ra rem ent associé à *-câdâ « plum e » : nous n ’avons relevé q u ’un 
seul exem ple de ce type. L’ensem ble des faits indique par ailleurs que 
les langues bantoues ont une propension m arquée pour les synec
doques et pour tout type d ’extension et de passage sém antique d ’un 
élém ent à celui qui l’inclut ou qui en est proche.
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Exem ples :

°-kàsà 5 m ain
paum e
bras

*-gànjà 5 paum e de la m ain
bras

3 pied
7 sabot

*-kônô 3 avant-bras 3 bras, m ain
3 jam be
3 patte d ’anim al,

depuis le sabot
ju sq u ’au genou

7 sabot de vache.
d ’âne, de cheval

7 jam be

°-dündi 3 tibia

3 jam be, pied 
3 jam be, pied, patte 

de derrière, en tre
jam be

°-dèijgè 7 pied, sabot
7 pied
3 pied, partie basse 

de la jam be 
3 jam be

*-pindi 3 m ollet
3 mollet, jam be
3 jam be 
5 jam be, pied

°-bóngó 5 genou
5 jam be

enya (D) 
m ituku (D) 
om bo (C)

bobangi (C) 
nyanja (N) 
m bunda (K) 
ganda (J) 

sham bala (G) 
kete (L) 
luba-K s (L)

kanyok (L)

shi, kiga 
rw anda (J) 
sukum a (F) 
bondei (G ) 
sham bala (G )

nyoro (J) 
ganda (J) 
tonga-Inh. (S)

zulu, ronga (S) 
m ongo (C) 
leke (C) 
n y an g a (D ) 
lwena (K)

duala (A) 
noho, batanga 
(A)
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°tjndj 5 talon bobangi, m ongo 
(C)

5 talon, pied enya (D)
5 pied eso (C)
5 patte m ituku (D)

°-téndé 12 talon bem ba (M)
5 pied ila (M)
5 jam be luba-Sh (L)

Ce phénom ène s’explique en partie au moins par le système de 
dérivation qui utilise l’alternance des préfixes de classes ou la double 
préfixation et qui a été décrit dans l’introduction. Son fonctionnem ent 
n ’est pas hom ogène dans le dom aine ban tou  mais il déterm ine de 
m anière plus ou moins claire des m odifications sém antiques. O utre les
exem ples qui figurent déjà dans les pages précédentes, citons :

°-janua (T?) 11 poil de barbe rw anda, havu (J)
14 barbe (collectif)
14 barbe shi (J)
11 longue barbe

*-jüdù 5 nez 5 nez rw anda (J)
6 narines (pl.)
3,4 nez m bala (K)
5,6 narines

*-jjcô 5 œil 5,6 œil tetela(C)
6 visage (pl.) rw anda (J),

sanga (L)
°-kümù 7 pouce, gros orteil kiga (J)

11 gros orteil
7 gros orteil sanga (L)

12 orteil
*-nùé 3 doigt 3 doigt ganda (J)

11 index
*-dèdp 9 crinière, favoris duala  (A)

5 b o u c(b a rb e )
9 barbe shona (S)
7 m enton
3 barbe nyoro (J)

12 m enton
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*-gôijgô 3 dos, arête ganda (J)
11 colonne verté

brale, dos
19,13 nageoire dorsale sogo (C)

*-kôpé cil 11 cil, sourcil rundi (J)
7 paupière

11 cil, sourcil ganda (J)
7 pli de l’œil

*-kjgè sourcil 11 cil nyakyusa (M)
7 paupière, tour de

l’œil

Les deux derniers exemples m ontren t que le système fonctionne 
aussi lorsque l’un des deux sens provient d ’un glissement sém antique. 
Le passage de *-kjgè « sourcil » à « cil » perm et la form ation d ’un 
substan tif de classe 7 « paupière » de sorte que *-kjgè devient le syno
nym e com plet de *-kôpè.

Beaucoup des divergences sém antiques que les langues actuelles 
attestent p ar rapport à la signification reconstruite ont leur origine 
dans un  processus de ce type, principalem ent lorsque la différence de 
sens est accom pagnée d ’une différence de classe. Cette perspective 
perm et de mieux com prendre crtains groupem ents sém antiques tels 
que ceux que présentent *-jâdà. En effet, à côté des sens associés de 
« ongle, griffe, (serre) », ce thèm e est m entionné avec les sens de 
« pouce » et de « doigt » et m êm e de « m ain » (nande, J) ou de paum e 
de la m ain (kam ba, E). Les deux derniers sens se sont développés à 
partir du  pluriel de « doigt » (les doigts =  la main). Q uant à « pouce » 
et « doigt », ils sont le plus souvent exprim és par la forme augm enta
tive de « ongle » (litt. « grand ongle »).

Exem ples :

bem ba (M ) 5 ongle 7 grand ongle, pouce, griffe 
luba-K s(L) 11 ongle 7 pouce

L’orientation de l’évolution vers « pouce » ou « doigt » pourrait 
avoir une relation avec la coutum e de laisser pousser l’ongle du pouce 
ou d ’un doigt quelconque.

2.3. Un autre m écanism e dont le rôle n ’est pas négligeable est 
l’ellipse. Un certain nom bre de substantifs com posés ou de syntagm es
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com plétifs sont en effet attestés avec un sens déterm iné qui réapparaît 
dans d ’autres langues à côté d ’un des term es seulem ent. Ainsi en kete 
(L) m w inüng m w’ôm kon, qui signifie « l’articulation de la jam b e », 
désigne « le genou ». Le substan tif *-dùngô/-nùngô [6] est un dérivé 
du verbe *-dùng- « jo ind re  (avec un lien) », ce qui perm et d ’affirm er 
que son sens prem ier est « jo in t, articulation » et de considérer « arti
culation du  genou » (sanga, L) et « genou » (yao, P ; songye, L) 
com m e des spécialisations sém antiques, m ais l’exem ple kete m ontre 
que le passage peut être indirect. De la m êm e m anière, le substan tif 
jsana-goijgo « l’épine dorsale » (litt, le dos-l’arête) attesté en 
sukum a (F) suggère que le sens « d ’épine dorsale » que présente selon 
G u t h r i e  [9] le thèm e régional °-cânà 3 dans quelques langues résulte 
d ’une ellipse. L’ensem ble des attestations perm et d ’attribuer à ce 
term e le sens prem ier de « bas du dos » ou « bassin » :

De son côté, le thèm e protobantou *-gôyngô devait p résenter un 
sens général de « ligne proém inente » ce qui explique les significations 
diverses « d ’épine dorsale, arête (ex. de papyrus), crête (de m on
tagne)... ». D ans les deux cas, le sens général de « dos » est une extension, 
processus qui, jo in t à l’ellipse, explique la confusion partielle qui existe 
actuellem ent entre les sens de *-gôr)gô et ceux de °-cânà.

2.4. Dans certains cas, l’ellipse, le glissem ent sém antique sim ple et 
l’alternance de classes interviennent dans un groupe de notions voisines, 
ce qui peut aboutir à un chevauchem ent sém antique dont il est peu aisé 
de rétablir l’organisation diachronique. U n exem ple simple de ce proces
sus est illustré par le tableau ci-dessous, qui concerne des faits attestés 
dans un groupe de langues très proches appartenan t à la zone J :

doigt orteil pouce gros orteil

haya -kûm u 11
-âala 7 -aala 7 kishâija

nyoro -kum u 11
-ara 7 -ara 7

sanga (L) lombes
bem ba (M ) hanches
sotho-S (S) croupe, postérieur.

nkore
kiga -kum u 11

-ara 7 ekyekigere 
-kum u 11 rwekigyere 
-kum u 11

-ara 7 kisaija -ara 7 kisaija

-kum u 7
-saija 7
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On peut y observer d ’une part des passages sém antiques associés 
à un changem ent de classe. Encore faut-il observer que -âra 7 signi
fie « ongle, griffe » en kiga.

*-jâdà 11 ongle -âa la /-ara  7 doigt haya, nyoro 
°-küm ù 7 pouce -kum u 11 doigt haya, nyoro, kiga.

Ce processus am ène la form ation de deux synonym es en haya et 
en nyoro. D ’un autre côté, « orteil » est associé à -ara 7 en nyoro et 
à -kum u 11 en kiga, mais la présence de structures com plétives (litt. 
« le doigt du pied »), soit en variante avec le substan tif simple, soit 
dans un parler voisin, m ontre que l’association de « pouce » et 
« orteil » est liée à une ellipse. Il en est de m êm e de -saija 7 qui se 
présente com m e un synonym e de -kum u 7 en kiga et apparaît 
com m e un déterm inant (adjectif) de -a ra /-âa la  en nyoro et en haya 
(litt. « le doigt m âle »). Ces passages ont de plus entraîné la d ispari
tion du thèm e protobantou *-nùé « doigt », pourtan t bien attesté 
dans la région.

2.5. Jusqu’à présent, nous avons considéré que le glissement 
sém antique touchait un thèm e déterm iné, mais négligé les processus 
d ’interactions entre des lexèmes de nature différente tels que verbe 
et substan tif groupés au tour d ’une racine com m une. Ce systèm e de 
dérivation à entrée m ultiple perm et d ’expliquer les anom alies ap p a
rentes de certains réflexes et surtout de préciser la relation sém an
tique qui unit plusieurs termes. Ainsi l’exemple déjà cité *-kôpè est 
attesté avec les sens de « cil, sourcil, paupière » et régionalem ent 
ceux de « visage » et de « sommeil ». L’association des quatre  p re
miers term es relève du  processus bien attesté de passage sém antique 
entre des élém ents qui présentent des traits com m uns (cil, sourcil) ou 
qui appartiennen t au m êm e ensem ble (cil, paupière, visage : cf. 
fron t/v isage ou œ il/v isage) tandis que « som m eil », tout en présen
tan t des rapports m étonym iques avec « paupière », se justifie m ieux 
en tant que dérivé du verbe °-kôp-(VC-) attesté avec les sens de 
« cligner des yeux, faire un petit som m e, ferm er les yeux ». Sur le 
plan formel cette fois, les exemples suivants se présentent com m e 
des réflexes irréguliers de *-kôpè, mais peuvent être considérés 
com m e des dérivés déverbatifs réguliers dans chacune des langues 
concernées. Certaines anom alies tonales ont égalem ent leur origine 
dans un processus de ce type :
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-kôhi 7 pli de l’œil kiga (J)
-kopyo 11 sourcil bem ba (M )
-kôfi 11 sourcil luba-K s (L)
-kôpwélô 7 paupière luba-Sh (L).

Les liens m étonym iques entre verbes et substantifs sont d ’ailleurs 
fréquents.

Citons : 

*-gènd-
°-èndo 3
*-kômb-(am-) 
°-kômbè 5 

9 
7

*-công-
*-côngV

aller, m archer 
jam be
être recourbé
om oplate
creux de l’estom ac
om oplate,
creux de l’estom ac
tailler en pointe
canine
dent

bem ba, ila (M ), m akw a (P)

herero  (R) 
bem ba (M ) 
gikuyu (E)

largem ent répandu  
zone A

Le passage de *-gègô « m olaire » à « den t » est lui aussi bien 
attesté dans deux aires distinctes du  dom aine ban tou  (zones R et E) 
de sorte que le passage de « canine » à « den t », bien délim ité géo
graph iquem ent (zone A) est plausible en dehors de tout contexte 
particulier. N éanm oins, il serait intéressant de vérifier si la d istribu
tion de -congV « den t » coïncide avec la répartition  des populations 
qui avaient coutum e de se tailler les dents en pointe.

2.6. D ans d ’autres cas, la diversité des sens que présentent les 
substantifs déverbatifs peu t être mise en relation  avec les m odifica
tions sém antiques régulières attachées au systèm e de dérivation ver
bale lui-même. Ainsi le substan tif °-tâm bi est issu directem ent du 
radical verbal *-tâmb- « aller, m archer, voyager... » et régionalem ent 
« danser, jo u e r », tandis que les substantifs de type -tâm b-(VC-)V se 
ra ttachen t à -tâm bud-/-tâm buk- « enjam bèr » ou à -tâm bik- « être 
placé de travers, longer ». Le substan tif °-tâm bi a supplanté le thèm e 
p ro toban tou  *-jàjô 11 dans une série de langues des zones A, B, C 
et H où il présente les sens identiques de « plante du pied, 
em preinte de pied » et p ar extension ou m étonym ie « pied, soulier ».
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Exemples :

leke (C) 5 plante du pied, em preinte de pas
kongo (H ) 5 plante du pied, pied, patte,

em preinte de pas, trace, m arque
kongo d. N. 3 pied bot
bobangi (C) 5 em preinte de pied
punu (B) 5 pied
duala (A) 7 soulier

Les substantifs dérivés de -tâm bud-/-tâm buk- et -tâm bik- p ré
sentent des sens variés parm i lesquels figurent :

kiga (J) 
rw anda (J) 
bem ba (M ) 
luba-K s (L)

tetela (C) 
zulu, ronga (S)

-tâm bwe 9 pas, enjam bem ent
-tâm bwé 9 pas
-tam pulo 11 pas, m arche
-tàm bü 11 m ouvem ent de passer et de

repasser, d ’aller de côté et d ’autre
-tâm bè 7 main, paum e de la main
-tâm bô 5 os

Le sens de « m ain » du tetela pourrait être un exem ple supplé
m entaire de passage entre des élém ents correspondants des m em bres 
supérieurs et inférieurs mais il sem ble plus probable qu ’il ait la 
m êm e origine q u ’un ensem ble de dérivés de type -tâm b ô /-tâm b ü  ou 
-tâm bé désignant des ram ifications telles que « branche (d’arbre), 
racine, filet, ficelle, lacet (piège)... ». U n rapport analogue existe 
pour la form e locale °-càpj 3 qui est attestée avec le sens de 
« doigt » dans quelques langues des zones B, C et D et qui signifie 
« ram eau, brindille, carrefour, em branchem ent de route » en 
kongo (H). Q uant à « dos » il peut être associé à un groupe de subs
tantifs parm i lesquels figurent « échelon, (échelle), traverse, per
choir... ».

2.7. U n m écanism e de passage d ’un tout autre type est lié au 
sym bolism e que revêtent certains organes. Ce processus est difficile à 
cerner à partir des seules données linguistiques, d ’au tan t plus que les 
auteurs n ’établissent pas toujours une distinction nette entre le cor
respondant sym bolique d ’un term e tel que le français « cœ ur » et 
celui qui désigne l’organe proprem ent dit.
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L’exem ple le plus caractéristique de l’influence des em plois sym 
boliques dans une m odification sém antique est celui du  passage de 
« cœ ur » à « foie » pour le substan tif *-timà. En classe 3, ce substan tif 
représente sans contexte la forme pro tobantoue désignant le « cœ ur » : 
*-timà 3 est en effet attesté avec ce sens dans l’ensem ble des zones du 
dom aine bantou, à l’exception peut-être de la zone S [a]*. D ’une 
m anière générale, les emplois m étaphoriques m ontren t que son 
cham p sém antique correspond assez largem ent à celui du  français.

Exem ple : 

kongo (H)
-tim a 3 : cœ ur, sentim ent, conscience, l’intérieur, ce qui est dedans, 

la moelle, les parties les meilleures... 
ku ntim a avata : au cœur, au centre du village 
hkento a fitima : la femme, l’épouse préférée 

(litt, la fem m e du cœ ur)
De plus, « cœ ur » entre dans des expressions diverses telles que : 

n tim a w ona/m utom be : avoir m al au cœ ur 
h tim a vuzunga/zenzala : vomir 
Atima kankam a ye luka : avoir des m aux de cœ ur, 

des hauts-le-cœur 
kala ku nsi a n tim a : m endier (litt, être à terre avec le 
cœ ur)
ntim a zangala /yanduka  : fièvre, inflam m ation du  poum on 
(cf. l’expression inverse du français : angine de poitrine)

L’usage de « cœ ur » pour désigner « le centre, l’in térieur » peut 
expliquer le sens assez fréquent de « m oelle » ou celui de « ventre, 
entrailles » qui est attesté dans quelques langues, dont le m ongo (C). 
Toutefois, com m e *-timà conserve au moins dans cette dernière lan
gue une partie des significations sym boliques attachées à « cœ ur » 
dans d ’autres langues, le passage peut être lié au  fait que c’est le 
« ventre » et non plus le « cœ ur » qui est considéré com m e le siège des 
sentim ents. L’expression française « avoir du cœ ur au ventre » renvoie 
à un transfert similaire, bien que l’expression en soit différente.

* Les lettres entre crochets [ ] renvoient aux notes p. 76.
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Exemples : 

mongo (C)
-tima 3 : cœ ur (au figuré), entrailles, ventre 

ukôko y’ûtim a : aller au  cœ ur 
jla butim a ndâ : prendre à cœ ur 
jfjtsj y’ûtim a : le creux de l’estom ac 
-tim a puu : estomac, ventre creux

Le sens de foie attribué à *-timà dans un certain nom bre de 
langues est lié de m anière assez claire au  symbolisme, bien que celui- 
ci ne joue pas le m êm e rôle partout. La situation la plus nette se 
trouve en luba-K s où -tshim â 3 désigne le « foie », qui est aussi le 
siège des sentim ents, et signifie au sens m oral ( D e c l e r c q  &  W i l l e m s  

1960) « le cœ ur, la conscience, la m ém oire ».

Exemples :

kuela m utshim a penser, réfléchir
kulam a m utshim a retenir de m ém oire
m uena m utshim a un voleur (qui convoite le bien d ’autrui).

En luba-Sh, les faits sont un peu plus complexes car, si -tshim â 5 
désigne le « foie », organe qui est « le siège non seulem ent des senti
ments mais aussi de la pensée, de l’esprit, de l’intelligence (...) » ( V a n  

A v e r m a e t  1954), -tshim â 3 est em ployé pour indiquer « le siège des 
sentim ents, de la volonté, de l’idée » m ais non « le cœ ur anatom ique » 
désigné p ar -kunka 3. O n peut dire :

ditshim a ditwa le cœ ur bat, le foie bat 
m utshim a ùtwa

com m e
m ukunka ùtwa
kàfu enka ditshim a: il m eurt d ’une m aladie de foie 

(ou) il m eurt de chagrin 
bàtàla pa m utshim a wàndi : ils regardent son foie 

(quand le battem ent cesse, c’est la m ort)

11 sem ble donc que si « foie » et « cœ ur » sont bien désignés par 
des term es différents, plusieurs em plois de -tshim â revêtent une cer
taine am biguïté, particulièrem ent en classe 3, ce qui pourrait refléter
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une situation ancienne dans laquelle -tshim â 3 « cœ ur » s’opposerait à 
-tshim â 5 « foie », alternance qui est bien attestée dans plusieurs langues 
de la zone L (sanga, hem ba, kaonde), en caga (E), en enya (D ) et pourrait 
avoir existé dans une série d ’autres langues telles que le rimi, le sukum a, 
le nyam wezi (F), le sagala et le dab ida (E), qui ont un au tre thèm e pour 
« cœ ur » mais utilisent *-timà 5 pour désigner le « foie ». A cela il faut 
a jouter q u ’un au tre groupe de langues présente à côté de *-timà 3 
« cœ ur » un thèm e de classe 5 sans valeur concrète précise, mais dont le 
sym bolism e diffère de celui du thèm e de classe 3.

Exem ples :

kiga (J) 

rundi (J)

-tim a 3 
-tim a 5 
-tim a 3

kugira um utim a

-tim a 5
kugenda itim a :

cœur, courage, caractère 
jalousie, m alice
cœ ur, organe et siège des senti
ments, esprit, âm e, conscience 
être courageux, valeureux, ferme, 
énergique (cf. français : avoir du 
cœ ur à l’ouvrage) 
essence, instinct 
m archer à tâtons.

C ette situation m ontre que l’em ploi de *-timà 5 pour désigner le 
« foie » pourrait être subordonné aux valeurs sym boliques accordées 
au thèm e de classe 5 en opposition avec celui de la classe 3.

En résum é, l’em ploi de *-timà en classe 5 pour désigner le « foie » 
p araît lié au  fait que les valeurs sym boliques attribuées à cette classe 
étaient com patibles avec celles que présentait le « foie » tandis que la 
substitution de « foie » à « cœ ur » pour le thèm e de classe 3 serait lié 
au fait que cet organe est considéré com m e le siège des sentim ents, 
pour schém atiser la situation et sous réserve que le hehe, le kinga et le 
m bundu-N , où les indications font défaut, p résen ten t un sym bolism e 
sim ilaire à celui du luka-Ks.

2.8. D ’un autre côté, il faut observer que « foie » est rendu de 
nom breux thèm es dont aucun ne représente de m anière claire la 
form e du  protobantou . Les m ieux attestés sont °-bàdi 5,6 (zones A, C 
et D) et °-inj 5,6 (zones D, J, E, G , M), qui curieusem ent présentent 
les m êm es valeurs sym boliques, lesquelles d iffèrent de celles qui ont 
été m entionnées pour *-timà 3 /5  « foie ».
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Exemples :

leke (C) -bàdi 5,6 foie, peur, lâcheté
gikuyu (E) -nj 5,6 foie, peur, lâcheté [b].

L’origine de °-bàdi « foie » nous est inconnue [c]. On peut rem arquer 
que ce thèm e est attesté avec le sens de « cœ ur » dans quelques langues 
de la zone C et qu ’un thèm e de type -bad- désigne égalem ent le « cœ ur » 
dans les langues du groupe jaraw an  [7], Q uan t à °-(i)nj (T?), son em ploi 
pour « foie » paraît provenir d ’une ellipse, ainsi que le m ontrent les 
formes -kutum ani du logoli (E), où *d peut aboutir à t, et -kurum ani d ’un 
parler bukusu (J). Le prem ier élém ent pourrait se retrouver dans nkülù  3 
« rein, rognon » attesté en bolia (C) et dans les thèm es de type °-kudu 
« cœ ur » attestés dans le groupe B 70, tandis que °-(i)nj désignerait un 
élém ent spongieux sem i-liquide (cf. -nj 14 « centre spongieux de cer
taines p lantes » en gikuyu, E). Ce thèm e pourrait avoir la m êm e origine 
que °-jànj 6 « huile, graisse, (moelle) » attesté dans plusieurs langues de 
la zone L si la voyelle a provient d ’une rétention. L’étude des correspon
dances réelles entre les différentes formes reste à faire et nous laisserons 
ce problèm e en suspens. A noter encore l’existence d ’un verbe de type 
°-jjn- « im m erger, m ettre à trem per » don t on peut im aginer q u ’il ait des 
rapports avec le « foie », organe im prégné de sang.

2.9. L’em ploi de *-pjgô pour « foie » attesté dans quelques langues 
de la zone C provient d ’un glissement sém antique : *-pjgô 11,10/9,10 est 
en effet le thèm e pro tobantou  pour « rein », sens qui est encore large
m ent attesté à travers l’ensem ble du  dom aine bantou, à l’exception 
peut-être de la zone A. Le m écanism e de passage de « rein » à « foie » 
est néanm oins peu clair.

On peu t form uler deux observations à propos de ce thèm e :
— Les valeurs sym boliques sont attachées à *mpjgô, qui peut 

être considéré sur le p lan historique au moins, com m e la form e de 
classe 10 (pluriel de 9 et de 11).

Exem ples :

lingala (C) m u-pjkü 3 rein
m -pjkü 10 patience, courage, force d ’âm e

m ongo (C) lu-fjkù 11 foie
m-pjkù 10 courage

bobangi (C) m -pjkù 10 courage, endurance, stoïcisme 
(cf. français « avoir les reins solides).
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— A u pluriel ou à d ’autres classes, *-pjgô peut désigner « la 
région lom baire, les hanches ».

Exemples :

rundi (J) -fyigo 9i,6 hanche, région lom baire
5,6 rein

ndum u (B) -pfigi 5 rein
6 région lom baire.

Le sens de « région lom baire », associé à la confusion formelle 
des classes 9 et 10, a am ené des réfections com parables à l’expression 
de duala (A) :

m ’bangâ m a njjm  rein (litt. : noix, noyau des 
lombes) [d].

Ainsi en bobangi « rein » est exprim é par :

lôm bàngàm pjkù 
ou m ündjkàm pjkù.

A leur tour, ces constructions peuvent expliquer l’em ploi de 
-bàngâ/-m àngâ et de -djkâ pour « rein », à m oins q u ’il ne s’agisse 
d ’une m étaphore directe.

Exem ples :

mongo (C) bu-m àngâ rein, rognon
m yene (B) o-m anga rein, glande, noyau
ntom ba (C) -ljkâ 3 rognon, testicule, orchite

am ande palmiste.

Le passage de « rein » à « foie » pour le thèm e *-p}gô s’est produit 
dans un groupe de langues ou le sens de « rein » est repris par un 
substan tif com posé ou par un thèm e signifiant « noix, noyau... », ce 
qui im plique non seulem ent une relation entre les deux faits mais 
encore une relation analogue entre le passage de *-pjgô à « foie » et 
de °-bàdi à « cœ ur » attesté dans quelques langues de ce groupe. Il 
n ’en reste pas m oins vrai que les raisons du passage sont obscures 
dans le cadre de la docum entation  disponible. Il a pu se faire sur la 
base de traits physiques com m uns entre les deux organes. Les faits 
m entionnés par R o o d  (1958) pour le ngom be (C) m ontren t que, dans
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une étape au  moins, °-bàdi et *-pjgô peuvent désigner le « foie » sans 
être des synonym es parfaits :

-baj 5, -piku 3 foie.

mais seul le prem ier term e apparaît dans des expressions com m e :

ljbaj â jkâsâ le foie sur une feuille
(=  chagrin, crainte) 

njongo na ljbaj vésicule biliaire et foie
(=  sym bole de l’am our vrai)

Il est égalem ent possible que le sym bolism e ait jo u é  un rôle. En 
effet, l’association entre « foie » et « courage » est attestée de m anière 
claire dans une langue au m oins, le zulu (S), pou r le thèm e 
-bindi 9,10 [e]. C urieusem ent dans les classes 5,6, ce thèm e a le sens 
de « peine secrète » ou « angoisse couvée en secret », ce qui rappelle 
l’alternance sym bolique associée à une différence de classe relevée 
pour *-timà 3/5 .

2.10. D ’une m anière générale, il est rare q u ’un thèm e déterm iné 
ne désigne q u ’un seul organe à travers son aire d’extension. Il existe 
souvent une signification dom inante qui peu t être considérée com m e 
un point de départ relatif, la signification prem ière n ’étan t pas tou
jours facile à établir sur la base de nos données. De plus, m êm e si 
certaines tendances générales se dégagent, l’évolution de chaque 
thèm e s’inscrit dans une histoire particulière ainsi que le m ontren t les 
observations suivantes à propos du  thèm e régional °-duku « cœ ur ».

2.11. -dùkù : le thèm e °-dükù est attesté dans un groupe de 
langues de la zone C avec le sens de « cœ ur » et avec celui de « rein » 
en m ongo et en leke. En m ongo -lükù 3 désigne le « cœ ur », tandis 
que l’expression bulüku wà wâlj (litt. « le cœ ur de la fem m e ») 
désigne le « rein ». Le term e -âlj « fem m e » désigne ici l’élém ent 
secondaire de la paire asym étrique que form ent le cœ ur et les reins. 
Ce procédé, bien q u ’il ne soit pas isolé, ne s’applique sans doute pas 
en leke, où -lükù 3 n ’est pas attesté pour « cœ ur », ce qui suggère une 
dérivation sém antique indépendante à partir de la signification p re
mière sur laquelle nous reviendrons ultérieurem ent. La distribution 
régionale lim itée de °-dükù « cœ ur » et le fait qu ’il n ’est jam ais la 
seule form e attestée dans une langue donnée pour désigner cet organe
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posent le problèm e de son sens originel. Bien que les détails du pro
cessus restent imprécis, il sem ble qu ’on puisse étab lir un lien entre 
°-dükù « cœ ur » (« rein ») et d ’une part un thèm e de m êm e type 
attesté en zone H pour désigner des élém ents (sem i-)liquides (cf. 2.8), 
d ’au tre  part le verbe *-dük- reconstruit avec le sens de « vom ir ». En 
effet : m êm e s’il existe un rapport fréquent entre « cœ ur » et 
« m oelle » établi à partir de « partie centrale » (cf. aussi « trognon, 
cœ ur d ’un arbre... ») les exemples suivants suggèrent que le substan tif 
-dükù attesté en zone H désigne une m atière organique sem i-liquide 
dont la natu re  exacte est définie par un com plém ent :

kongo (H ) -lüku 3 moelle, m ucus nasal durci, pus,
sanie, substance nerveuse 

nluku am enga : sang caillé (— de sang) 
filùku am u- m oelle épinière (— du dos)
ngongo : 

kongo d. S.S. -luku 3
nluku a m aji : m oelle (— d ’huile, de graisse) [f].

— Le verbe *-dük- et son dérivé -dük-ud- sont égalem ent attestés 
avec les sens de « puiser » ou « verser », no tam m ent en zone C. De 
plus, les exem ples relevés ind iquent que ce verbe com porte des con
notations de m ouvem ent et peu t sym boliser le rejet.

Exem ples : 

rundi (J)

ngom be (C) 

punu (B)

-rûka vomir, cracher ce que l’on a sur
le cœ ur, vider son sac 

kurüka faillir m ourir (litt, vom ir avec la
n ’urupfü : m ort), échapper à la m ort
-lüka m adjbâ : puiser de l’eau 

na m adjbâ : se noyer
na bugwa : lu tter contre la m ort

-dugula verser tout d ’un coup le contenu
d ’un récipient.

Ces faits pourra ien t ind iquer que les dérivés du  verbe *-dük-, 
dont le sens prem ier est peut-être moins précis que « vom ir », dési
gnent dans certains cas la substance déversée, dans d ’autres l’organe 
qui exerce l’action. Un rapport analogue pourrait exister entre un 
au tre thèm e local, -sülü, qui peu t désigner le « cœ ur » en tetela, en
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om bo et en koyo (C) et le verbe -sül- « verser » attesté au  m oins en 
om bo. D ’un au tre côté les exemples cités en tetela suggèrent que la 
relation entre *-dük- et °-dükù « cœ ur » réclam e l’interm édiaire d ’un 
substan tif désignant le m ouvem ent, la pulsion :

-lükü 3
-lûkülükü 3 
-lüküluku 3 
n tim â (wâ) lükü : 
asûlû lükulüku :

cœ ur
passion très vive
ferveur, ardeur, bouillonnem ent
cœ ur im patient
le cœ ur a des im pulsions (vers 
quelque chose), a envie de 
vomir.

Les deux derniers exemples font apparaître  un thèm e -lükü 0,6 
dont le sens n ’est pas précisé en dehors de ces contextes, com m e un 
com plém ent de « cœ ur » (-timâ et -sülü). Par un processus de dériva
tion qui associe peut-être l’ellipse au changem ent de classe, -lükü 
aurait ensuite pris le sens de « cœ ur ». U ne indication analogue existe 
en m ongo, où -lükù 3 désigne « le cœ ur, l’intérieur, la m oelle », mais 
figure aussi dans des expressions telles que :

-bulüku w’âfüfü (ou) w’ansasâ : poum ons 
-bulüku w àntÿm u : organe vital, cœur.

Les substantifs -füfù 3, -nsasâ 5 et -tÿm u 9 signifient à eux seuls 
respectivem ent « poum ons » et « organe vital (point m ortel) ». M algré 
l’im précision des données, l’ensem ble des faits attestés en m ongo 
indique que -lüku 3 pourrait y présenter le sens général d ’organe 
pulseur (d’air : poum ons ; de sang : cœ ur ; d ’urine : rein ; de vie). Ceci 
perm et de supposer q u ’en leke, -lüku 3 « rein » provient d ’une spécia
lisation directe d ’« organe... ». Parallèlem ent, il faut rem arquer q u ’en 
tetela, -sülü désigne non seulem ent le « cœ ur » mais aussi la « région 
du d iaphragm e » et symbolise com m e °-dükù « le courage, la passion, 
le désir... ». 11 intervient égalem ent dans des expressions telles que :

asûlû là djku : haut les cœ urs
ntycâ asûlû : (se) calm er, rassurer.

On y retrouve les m êm es indications d ’organe pulseur (d’air, de 
souffle) en relation avec un verbe dont l’un des sens est « verser ».

Bien que reposant sur des données fragm entaires, l’analyse de 
°-dûkù m et en lum ière un processus de spécialisation sém antique à
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partir d ’un  sens global qui est difficile à cerner parce q u ’il n ’a pas 
d ’équivalent direct dans les langues européennes.

2.12. Parm i les term es génériques sans équivalent exact dans les 
langues européennes, l’un des m ieux attestés réunit les notions de 
« nerf, tendon, veine, artère » et accessoirem ent « m uscle » [g], aux
quelles s’ajoutent, sur le p lan sym bolique, les notions de « force, éner
gie, courage ». Il pourrait se défin ir approxim ativem ent com m e dési
gnant un « élém ent organique filiforme souple » : « os » est en effet 
presque toujours exclu de cet ensemble, tandis que « muscle » y est 
inséré en tant q u ’élém ent constitué de « fibres » ; cette perspective est 
claire dans les langues où « muscle » est toujours exprim é par un 
pluriel.

Exem ples :

leke (C) 
mongo (C) 
sanga (L)

shi (J)

rundi (J) 
m bala (K) 
yaka (H) 
n tom ba (C

-sjsâ 3 tendon, nerf, veine
-sjsâ 3 nerf, veine, artère, fibre
-shipâ 3 tendon, muscle, veine, artère, n e rf (par

ex. servant à coudre les cartouchières) 
-su 3 vaisseau sanguin, tendon, corde (ex.

d ’un instrum ent de m usique)
4 muscle, force

-tsi 3 tendon, muscle, nerf, veine
-gashi 3 artère, veine, tendon, racine
-âândzi 3 tendon, artère, veine
-hjm bâ 3 nerf, veine, artère, muscle.

Les différences relatives entre la longueur ou la grosseur des 
constituants peuvent être exprim ées p ar plusieurs procédés tels que 
l’alternance de classe, le redoublem ent, la suffixation...

Exem ples : 

rw anda (J)

bem ba (M) 

zulu (S)

-tsi 3 nerf, veine
7 jarre t, tendon d ’Achille

shipa 3 vaisseau sanguin, artère ou veine, tendon
11 n erf

-shipashipa 3 tendon, force, énergie, courage
-siphà 3 muscle, nerf, tendon
-siphànà 3 petit muscle ou tendon.
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Q uant à la nature précise des élém ents, elle se m arque le plus 
souvent p ar une construction com plétive ou p ar une opposition com 
plém ent/absence de com plém ent, la construction non m arquée étant 
plus fréquente pour « nerf, tendon ».

Exem ples : 

gikuyu (E) -kjha 3
wa thakam a : veine, artère (-thakam a : liquide 
rouge)
wa m ugina : artère (-gina : sang) 
wa nyam a : muscle (nyam a : viande) 
wa jthangu : rainure de feuille

luba-Sh (L) -zilo 3
ùto:kà : nerf, tendon (-to:ka : être blanc) 
ù tjïlâ  : artère, veine (-tfila  : être rouge) 

duala (A) -sjsâ 3 : veine, tendon
ma m wéndj : nerf
m a m àyà m a m aw jndë (— de sang som bre), 
veine
m a m àyâ m a m ülë (— de sang rouge), artère 

kw anyam a (R) -fipa 3 : tendon, n e rf (n e rf servant à coudre)
eefipa dokuhondja : cordes pour coudre 
om ufipa w ohonde : vaisseau sanguin 

(-honde : sang) 
binja-S (D) -tè 3 : muscle tendon

wé masi : veine (-si : sang) 
kongo d. S.S. (H) -anji 3 : tendon, nerf, muscle, racine

am enga : veine, artère (-inga : sang).

Les thèm es les mieux attestés pour désigner cet ensem ble sont 
°-kjpâ et °-qcâ, dont la distribution est largem ent com plém entaire : 
°-cjcâ est attesté dans les zones A, B, C, dans quelques langues des 
zones D et peut-être J, ainsi que dans l’une ou l’autre langue centrale 
telles que le lwena (K ) et le ila (M). N ous ne nous prononcerons pas 
ici sur les rapports diachroniques éventuels entre ces deux thèm es 
(variantes issues d ’une m êm e protoform e ou au m oins d ’une base 
unique ?). N otons seulem ent que l’aire de °-cjcâ est séparée de celle 
de °-kjpâ à l’est et au sud p ar des thèm es régionaux : °-kjj (partie des 
zones D et J), °-gând), °-gàdj (partie des zones H et K), °-gjlô
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(zone L). Ces thèm es sont attestés dans quelques langues à côté de 
°-k jpâ/°-qcâ dont le sens s’est le plus souvent spécialisé, ce qui les fait 
apparaître  com m e des innovations régionales.

Exem ples :

lega (D) -ki 3 nerf, veine, tendon
-sisa 7 m orve [h]

nande (J) -kj 3 veine, vaisseau sanguin, tendon
rhum atism e [i]

-sjsa 3 tendon, muscle
kongo (H ) -ânzi 3 racine, tendon, veine, n erf

d. -siva 3 n erf
sanga (L) -jilô 3 tendon, muscle, nerf, artère, veine

-shipâ 3 idem

L’ensem ble des faits attestés m ontre que la spécialisation de 
0-k jp a /0-cjcâ va souvent de pair avec une néo-form ation qui reprend 
le sens générique perdu.

Exem ples : 

ndum u (B)

nyoro (J)

zulu (S)

-§ili 3 
-sisa 3 
-zisa 3 [j] 
-nywa 7 
-thâm bô 3

-siphà 3

veine, ligam ent, tendon 
nerf, muscle 
tendon du  dos 
artère, veine, n erf 
veine, artère, tendon, nervure 
de feuille, fibre, m atière 
fibreuse, fils (ex. de patate 
douce) [k]
muscle, nerf, tendon.

11 en est de m êm e lorsque °-kjpâ/°-c;câ n ’est pas attesté. O utre les 
exem ples déjà cités (shi, J -sii 3 ; luba-Sh, L -zilo 3 ; yaka, H - 
âândzi 3 ; m bala, K -gashi 3...), m entionnons :

shona (S) 
nyam w ezi (F)

sham bala (G ) 
m akw a (P)

-tsingâ 11 
-anzi 3

-uge 11 
-tica 3

nerf, artère, veine 
ruban, corde, nerf, 
veine, pouls 
nerf, tendon, veine 
veine, nerf, tendon.

muscle,
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La récurrence du phénom ène à travers le dom aine bantou 
tém oigne de la vigueur de ce concept et perm et de supposer que là où 
°-kjpâ/°-qcâ présente un sens spécialisé, le concept global est repris 
ou est en voie d ’être repris par un au tre thème.

Exemples :

ganda (J) 
sukum a (F) 
lwena (K) 
lala (M) 
ila (M )

-ziisà 3 
-gjha 3 
-xisa 3 
-shipa 11 
-shisa 3

triceps, tendon du dos [j] 
muscle cervical, gros cou [j] 
veine, artère 
vaisseau sanguin, veine 
tendon, tendon d ’Achille.

D ’un au tre côté il faut observer que les formes ou les locutions 
attestées sont extrêm em ent nom breuses, qu ’il s’agisse d ’exprim er le 
sens global ou les notions qu ’il englobe. Leur étude approfondie serait 
sans doute très instructive, mais nous nous lim iterons à quelques 
observations destinées à m ontrer la m anière dont ce cham p sém an
tique fonctionne.

Certains thèm es sont attestés dans des aires géographiquem ent 
séparées.

Exemples :

type -tungù :
libinza (C) -tÿngû 9 vaisseau sanguin
m ongo (C) -tÿngy 3 tendon
luba-K s (L) -fùngù 3 nerf, tendon, muscle
type -jieba
nyoro (J) -nywa 7 artère, veine, n erf
ganda (J) -nywa 7 tendon, nerf
nyanja (N) -niewa 9 (?) tendon, nerf
type -jipV
nyanja (N) -zipe 3 tendon, nerf
ciokwe (K) -jipa 3 tendon, nerf
type -cinga
zones P, M, S,
N
m bundu-S (R) -singa 11 veine
type -gjdâ
songye (L) -jila 3 nerf
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hem ba (L)

shona (S)

type -gàdj 
m bala (K) 
lenje (M) 
type -gândj 
yaka (H) 
nyam wezi (F)

-zila 3
muzila m ukata wa 
ku m utim a :
-dzirâ 5

-gashi 3 
-kashi 3

-âândzi 3 
-anzi 3

fibre m usculaire ;
aorte (litt, grosse fibre (de) près
du cœ ur)
nerf, fibre (dans la v iande ou 
les patates douces)

artère, veine, tendon, racine 
muscle large ou tendon

tendon, veine, artère 
nerf, tendon, corde, 
pouls.

veine,

Bien que nous n ’ayons pas procédé à une étude exhaustive, ces 
exemples m ontrent une évolution convergente — tout au moins par
tiellem ent, si l’on adm et que « nerf... » et « vaisseau sanguin » ont un 
élém ent sém antique com m un — de différents thèm es dont le sens 
prem ier n ’est pas toujours établi. Nous reviendrons d ’ailleurs sur 
certains d ’entre eux dans la suite. O bservons d ’abord  que « nerf, 
tendon, muscle » est souvent associé à « corde, fil, ficelle, nervure, 
fibre... ». Ce fait apparaît dans plusieurs des exemples déjà cités.

A joutons : 

tetela (C)

m ongo (C)

-shjshâ 3 

-ntÿlÿ 3

bobangi (C) -ntylÿ 3 
zulu (S) -zwa 3

fibre (ex. de haricot), corde, 
nerf
tendon, fibre, pli (de la peau) ; 
fibre en touran t la noix de coco, 
l’am ande palm iste, filandre de 
viande
cartilage, muscle, nerf, tendon 
nerf, nervure principale de la 
feuille ou épine centrale, rad i
celle d ’une plante.

L’association peut s’effectuer dans les deux directions (de 
« ficelle » vers « nerf... » et de « nerf... » vers « ficelle ») puisque °- 
kjpâ/°-cjcâ est lui aussi attesté avec les sens de « fibre, corde... » (ex. 
tetela). Le plus souvent, elle s’établit sur la base de traits physiques 
com m uns (cf. français « fibre ») mais dans quelques cas c’est l’em ploi
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com m un qui constitue le point de départ (« n erf utilisé pour coudre ») 
ou la m atière em ployée (« corde faite de tendons »).

Exemples : 

sh o n a(S )

zulu (S)

-dzingó 11 
cf. CS 626 °-djng- : 
cf. luba-Sh (L) : 
-singà 9,10

-singà 11,10

cf. CS 359 *-cjngà 
cf. duala (A) :

n erf utilisé com m e fil ; catgut
corder, tresser
filer, m ettre en fil...
corde pour lier les veaux p ar la
patte
n erf ou boyau utilisé pour 
coudre 
ficelle 
-sjngà 3 fil, aiguillée, ficelle.
cordon, corde.

Il faut signaler que ces deux concepts « fibre... » et « nerf... » ont 
des rapports fréquents avec « racine », m ais l’association des deux 
derniers dans une m êm e langue est peu répandue. Elle est signalée en 
kongo (H ) et en m bala (K) pour les thèm es -ânzi 3 et -gashi 3, et pour 
le thèm e -zi 3 (*-dj « racine ») en kerebe (J). En général cependant 
des thèm es de m êm e origine sont attestés dans des langues différentes 
avec les sens de « nerf... » et de « racine ».

Exem ples :

dengese (C) -sjsâ 3 racine
cf. °-cjcâ : nerf...

lega (D) -sjngà 3 racine
zulu (S) -sjngà 11 n erf ou boyau utilisé pour

coudre
cf. *-cjngà : fil, corde

ew ondo (A) -dlQ 3 racine
kom be (A) -djnga 3 a jio lo  : veine, n erf (polo : corps)
teke (B) -zwa 3 racine
zulu (S) -zwa 3 nerf, nervure...
bem be (H) -anji 3 m uti racine (-ti 3 : arbre)
yaka (H) -âândzi 3 tendon, artère, veine
sukum a (F) -’anji 3 veine, artère, capillaire.

On peut en conclure que si l’association est rare, les glissements 
sém antiques d ’un concept vers l’au tre sont récurrents et se produisent
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sur la base d ’une ressem blance formelle, peut-être par l’interm édiaire 
d ’une construction com plétive telle q u ’elle est attestée dans quelques 
cas (kom be, bem be). Le rôle de l’aspect form el est confirm é indirecte
m ent par le fait q u ’un au tre thèm e largem ent diffusé avec le sens de 
« racine » échappe à ce type de glissement, car il s’intégre dans un 
cham p sém antique différent, ainsi que le m ontren t les exemples qui 
suivent :

doko (C) -sjna 9 racine, cause
leke (C) -sjnâ 9 base, source, origine, débu t
kongo (H ) -sina 5 racine, pied, attache, point

Signalons en passant que l’association, analogue à celle du fran
çais, entre « racine » et « origine, cause, fondem ent » est égalem ent 
attestée p o u r les réflexes de *-dj 3 « racine ».

Exem ples :

2.13. R appelons que ce travail se base essentiellem ent sur les 
études com paratives disponibles, don t la valeur globale est appré
ciable m ais dont il convient de revoir certains points à la lum ière des 
travaux descriptifs récents. D ’un au tre côté la récurrence de certaines 
associations suffit à dém ontrer q u ’elles s’in tégrent bien dans la struc
ture sém antique globale des langues bantoues, sans préjuger de la 
réalité de tous les rapprochem ents. L’exem ple qui suit m ontre en effet 
que les ressem blances formelles superficielles peuvent résulter d ’une 
évolution phonologique convergente qui, appliquée à des notions 
voisines, peu t en tra îner des erreurs d ’in tèrprétation . C ’est le cas 
no tam m ent pour les thèm es de type -cinga. Ceux-ci sont bien attestés, 
p rincipalem ent dans les zones M, N , P et S avec le sens de « nerf, 
artère, veine, corde faite de n e rf ».

d’appui, base, fondem ent. Au 
figuré : com m encem ent, racine, 
souche, origine, cause.

kiga (J) -zi 3
venda (S) -dzi 3

m udzi wa ma- 
fhungo :

racine
racine
essence de la m atière.
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Exemples :

ila (M ) -shinga 12
lala (M ) -shinga 11

vaisseau sanguin
vaisseau sanguin, veine, corde
d ’arc, détente de fusil [1]
vaisseau sanguin
corde faite de tendons, corde
d ’arc (mince), corde pour
prendre le bétail
n erf utilisé com m e corde d ’arc
ou corde d ’instrum ent de
m usique
veine, nerf, tendon
veine, nerf, tendon ; corde faite
de n erf
nerf, artère, veine 
veine, corde d ’arc.

lenje (M ) -shinga 11
nyanja (N) -singa 9

tonga (N) -singa 5

m akw a (P) -tica 3 
sotho-N (S) -Sjka 5

shona (S) -tsingâ 11/9 
venda (S) -tsingâ 11

G uthrie  [9] propose une protoform e régionale (PB. A : Vol. 3, 
p. 222) °-c}ngà « ficelle » (CS 359) à laquelle il ra ttache les attestations 
du zulu (-singà) et, sans doute erroném ent du sotho (-Sjka), et deux 
séries de correspondances °-tjngà, l’une (CS 1763) avec le sens de 
« veine » et l’au tre  (CS 1762) celui de « corde d ’arc », pour lesquelles il 
m entionne la possibilité d ’une origine com m une. Il faut rem arquer que 
les réflexes de *c se confondent souvent avec ceux de *t ou de *k précé
dant une voyelle ferm ée (*j, *y), y com pris dans certaines langues à 
sept voyelles, de sorte que dans bien des cas la tonalité est le seul critère 
qui perm ette de distinguer les réflexes de °-cjngà et ceux de °-tjngà. Or, 
il est clair que certaines attestations reflètent un schém a tonal *BB (ex. 
zulu) et d ’autres un schém a tonal *HH ou *HB (ex. bem ba). Le sens 
par contre ne peut pas être dans ce cas-ci un critère déterm inan t : 
«corde d ’a rc»  par exemple se rattache à une protoform e *BB dans 
deux langues de la zone C, le leke et le m ongo (-sjngà 3) mais à une 
protoform e *HH ou *HB en bem ba, M (-Jingä 3). Cette situation sug
gère que les thèm es °-cjngà et °-tjngà ont évolué de m anière partie lle
m ent convergente sur les plans de la form e et du sens.

De plus, en exam inant attentivem ent les faits, on est am ené à 
revoir quelque peu certaines propositions de G uthrie  [9] et à envisa
ger pour les thèm es actuels de type -singa non pas deux mais trois 
points de départ distincts.
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2.13.1 Les faits observés confirm ent l’existence d ’une protoform e 
*-cjngà à laquelle on peut a ttribuer le statut de PBG. Sa distribution est 
en effet plus im portante que ne l’indique G uthrie  [9] mais son sens 
prem ier paraît bien être « ficelle, corde, fil ». Dès lors on peu t s’in terro
ger sur les élém ents qui différenciaient *-cjngà de *-gôdj, autre 
thèm e PBG reconstruit avec le sens de « ficelle, corde » don t l’évolution 
sém antique s’oriente plutôt vers « liane, plante ram pante », alors que *- 
cjngà sert souvent à désigner un type de corde ou de fil particulier. 
O utre le leke, le m ongo et le zulu déjà cités, on peu t m entionner :

sanga (L) - s in g â l l  corde de m étal
luba-ks (L) -singâ 11 fil, cable m étallique, corde

A son tour, « corde tressée » explique, par analogie « fine tresse 
de cheveux » attesté à côté de « fil » en luba-Sh, de la m êm e m anière 
que « n erf ou boyau utilisé pour coudre » en zulu s’explique par an a
logie avec « fil, ficelle (pour lier, coudre...) ». Ceci m ontre que dans 
les langues où la tonalité perm et d ’identifier les réflexes de *-cjngà, 
l’évolution vers « n erf » est tout à fait secondaire.

2.13.2. Les problèm es posés par les séries °-tjngà sont plus com 
plexes. En effet si G uthrie  [9] m entionne le herero (R) -singa 11 
« poil de la queue » parm i les correspondances am bivalentes de 
°-t]ngà (°-kjngà/°-c}ngà), il cite plusieurs thèm es signifiant « poil, cri
nière » parm i les réflexes am bivalents de *-cjngà (°-t;ngà) :

ganda (J) -sînga 11 poil de la queue de la girafe ou

-singâ 3 corde tressée.

de l’éléphant, fibre de couture 
d ’un canoë

sukum a (F) -.fjnga 9 
swahili (G ) -singa 11

crinière
poil long et droit de la crinière 
ou de la queue, crin en général, 
pl. crinière, collier en poil de la 
queue du  gnou, de la girafe

m bundu-S  (R) -singa 7 poil

On peut y ajouter :

fum u (B) -kia 5 
n tom ba (C) -kjnga 11

poil de la queue de l’éléphant 
crin de la queue de l’éléphant, 
crin végétal
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nyam wezi (F) -singa 11 long poil, soie
m bundu-N  (H) -xinga 3 ua nzam ba : poil de l’éléphant
kongo (H) -singa 11 Fibre de palm ier, poil de la

queue de l’éléphant, long poil 
en général, corde sur un instru
m ent ;
au  Figuré, fil de la vie, exis
tence [m]

rw anda (J) -tsingâ 11 poil de la queue de l’éléphant

Cette série d ’exemples perm et d ’envisager l’existence d ’une proto
forme °-kjngà (*k : fumu, ntom ba, rw anda) « poil de la queue, long 
poil » car il est difficile d ’im aginer une évolution convergente aussi 
récurrente pour un term e d ’une telle précision. Les autres significa
tions, analogiques ou m étaphoriques, renvoient à des m écanism es 
bien connus. On peut néanm oins souligner « corde pour un instru
m ent » attesté en kongo et qui est com parable à l’attestation du 
bem ba (M ) -Jm gâ 11 «corde d ’arc faite de po ils»  (anglais 
« rawhide »).

Ces deux exemples rendent plausibles le passage à « corde d ’arc » 
pour les formes attestées dans une aire bien délim itée groupant des 
langues des zones P, N, M et S.

Exemples :

yao (P) 
tonga (N)

-singa 11 
-singa 5

nyanja (N) -singa 9

lala (M ) -shinga 11

venda (S) -tsingâ 11

corde d ’arc (G uthrie  [9]) 
n erf utilisé com m e corde d ’arc 
ou corde d ’instrum ent de 
m usique
corde faite de tendons, corde 
d ’arc (mince),
corde pour p rendre le bétail 
vaisseau sanguin, veine, corde 
d’arc, détente de fusil 
veine, corde d ’arc, 
ligne de vol des abeilles, 
courant tel que celui du milieu 
d ’un fleuve (fil de l’eau).

On peut donc penser q u ’il s’agit d ’un procédé régional m êm e si 
l’absence d ’indications tonales suggère que les réflexes de *-qngà et
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ceux de *-kjngà sont confondus dans certaines langues (ex. le 
nyanja) [n].

2.13.3. Les faits sont néanm oins plus complexes, car dans cer
taines langues le rap p o rt s’établit plutôt avec « nerf, tendon », situa
tion qui pourrait s’expliquer à partir d ’une m odification de la tech
nique restée sans influence sur le term e utilisé. Il faut toutefois tenir 
com pte de la proposition de G uthrie [9] selon laquelle °-tjngà 
« veine » (CS 1763) et °-tjngà « corde d ’arc » (CS 1762) ont un point 
de départ com m un. G uthrie  a relevé le prem ier en :

kom be (A) 
m akwa (P) 
m bundu-S  (R) 
shona (S)

-dinga 3 jio lo  veine, n erf
-tica 3 veine, nerf, tendon
-singa 11 veine
-tsingâ 11 nerf, artère, veine

d. veine gonflée ; couran t ou 
file d ’anim aux, d ’hom m es, de 
voitures ; courant du fleuve

Il faut ajou ter le lala (M ) et le venda (S) déjà cités ainsi que :

sotho-N (S) -§}ka 5 veine, nerf, tendon, corde faite
de nerfs ; parenté, génération 

lenje (M ) -shinga 11 vaisseau sanguin
ila (M ) -shinga 12 vaisseau sanguin

La form e du  shona, qui est rem arquab lem ent proche de celle du 
venda, reflète °-t]ngà (ou °-tjngâ) de sorte q u ’on a l’im pression q u ’une 
partie au  m oins des attestations « corde d ’arc » se ra ttachent bien à 
°-tjngà « veine, tendon... » ; le sotho « corde faite de nerfs » constitue 
une étape in term édiaire , un pas de plus étant franchi en tonga (N), où 
-singa 5 désigne « un n e rf utilisé com m e corde d ’arc ou corde d ’instru
m ent de m usique ».

2.13.4. L’origine de °-tjngà «veine, ten d o n »  reste à préciser. 
Seuls le kom be (A) et le m bundu-S  (R) sont situés en dehors de l’aire 
de dispersion continue. O r l’attestation du kom be est suspecte car elle 
pourrait apparten ir au  cham p sém antique organisé au tou r de *-djijg- 
« corder, tresser » (cf. shona, ewondo...). Q uan t au m bundu-S , si la 
tonalité concorde, on peut y voir soit une form e résiduelle, soit une 
innovation indépendante, mais il faudrait d ’abord  s’assurer que le
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thèm e n ’est pas présent dans les langues peu docum entées qui 
séparent la zone R des zones M et S.

N ous n ’approfondirons pas davantage les faits. Les données qui 
précèdent, bien q u ’incom plètes, m ettent en évidence le phénom ène de 
la double convergence : l’évolution phonétique régulière entraîne un 
certain nom bre de neutralisations formelles entre des thèm es dont le 
contenu sém antique initial est suffisam m ent proche pour aboutir à 
des notions identiques dans des langues ou des groupes de langues 
différents. D ’un  au tre côté, la ressem blance formelle que présentent 
tous ces thèm es pose le problèm e souvent soulevé d ’une relation 
naturelle entre la forme et le sens. Les faits qui précèdent m ontrent 
aussi les difficultés auxquelles se heurte une in terprétation correcte 
des faits à partir de données peu précises ou incomplètes.

2.14. La m atière est loin d ’être épuisée et bien d ’autres faits 
m ériteraient une analyse. Nous croyons néanm oins avoir décrit les 
principaux m écanism es qui, isolés ou combinés, perm ettent de com 
prendre le fonctionnem ent des associations et des glissements sém an
tiques récurrents en bantou. D ans les pages qui suivent nous allons 
essayer de reconstituer l’histoire sém antique de quelques thèm es qui 
présentent entre eux des liens étroits.



3. PEAU, PELURE, ÉCORCE

3.1. Les term es qui désignent « la peau, la pelure, l’écorce, la 
coquille, l’écaille... » constituent un ensem ble sém antique dont l’étude 
détaillée serait d ’un grand intérêt. Les raisons en sont d ’une part le 
grand nom bre de term es attestés — ce qui indique que ce dom aine 
lexical doit être à la fois riche et précis — et d ’au tre  part les m ultiplies 
interférences qui se m anifestent entre ces différentes notions. C ’est 
ainsi que C o u p e z  [1] a pu établir plus de vingt séries de correspon
dances tan t pour « peau » que pour « écorce » à partir d ’un relevé 
lexical po rtan t sur 214 langues. O n peut y observer que la p lupart des 
formes figurent dans les deux rubriques où leur proportion  diffère 
sensiblem ent.

N ous nous lim iterons ici à une étude som m aire de quelques séries 
com paratives dans le but d ’exem plifïer quelques-uns des processus qui 
ont m ené à la com plexité actuelle. N ous présenterons d ’abord la 
distribution générale du thèm e en nous basant sur le fichier lexical de 
C oupez  [1], qui reprend les séries de correspondances de G uthrie [9]. 
Nous exam inerons ensuite les différentes significations attestées dans 
les langues actuelles en essayant de dégager le sens initial et en p ropo
sant certaines hypothèses sur la m anière dont se sont opérés les glisse
m ents de sens.

3.2. *-kàndà

La série de correspondances 1003 de G uthrie  [9] (vol. 3, p. 265) 
m ontre que le thèm e *-kândà est largem ent distribué à travers le 
dom aine bantou  et doit avoir une origine protobantoue, ce qui 
n ’im plique pas que son cham p sém antique recouvre exactem ent celui 
du français « peau  » ou de l’anglais « skin ». Il fau t en ou tre  rem ar
quer que ce thèm e est attesté dans un grand nom bre de classes, ce qui 
indique soit q u ’il s’agit d ’un dérivé déverbatif, soit que les alternances 
ou les changem ents sont liés à des variations de sens. Cette dernière 
hypothèse est la plus plausible, car elle se présente en synchronie dans 
plusieurs langues ou dans des groupes de langues proches.
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Exem ples :

tonga (M 64) 
ila (M 63)

tonga
ila

11 peau du  corps, m ue d ’un  serpent
peau d ’une personne et du  poisson 
m ubondo (barbeau), écaille de poisson 

7 peau enlevée du corps mais encore fraîche 
peau séchée, dépouille

Les différentes significations attestées à travers le dom aine bantou 
suggèrent que *-kândà devait présenter initialem ent le sens général de 
« peau » considérée en tant q u ’enveloppe du corps. Les sens de 
« pelure, écorce... » se seraient ajoutés dans quelques cas, soit par 
élargissem ent simple, soit à partir d ’une construction com plétive du 
type « la peau  de l’arbre » ou « la peau  du  fruit », tandis que par 
m étonym ie « peau » évoluait vers « dépouille », puis « peau  utilisée 
(couverture, enveloppe...) » et dans une étape ultérieure, « vêtem ent » 
ou « sac en peau  » et enfin « tissu, vêtem ent ».

Exemples : 

kongo (H)

n tandu  (H)

sham bala (G ) 
bem ba (M )

sena (N) 
shona d. (S)

5
9

11

peau, écorce, croûte, enveloppe, couver
ture, cuir, peau  de bête don t on se sert 
pour envelopper les étoffes, le tabac... 
nkanda nitu  : peau  du corps 
nkanda nti : écorce 
(litt, peau de l’arbre) 
peau, pelure
peau (par ex. peau  hum aine),
croûte : nkanda ya pa cilonda : litt, peau
de la plaie
peau enlevée (nim pako lukanda lwa 
nam a : donne-m oi une peau d ’anim al) ; 
peau lourde, par ex. celle de l’h ippopo
tam e
peau d ’un  anim al vivant 
peau, dépouille ; pelure et autres enve
loppes naturelles ; écorce de l’arbre.

Les sens spécialisés de « hab it en peau  » sont attestés dans un 
groupe de langues de la zone J telles que le ganda (cl. 11), le rw anda 
et le kiga (cl. 9). Cette dernière langue ajoute le sens d ’« étoffe dure »,
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que l’on peu t rapprocher de « peau  pour fabriquer des vêtem ents » 
attesté en nyoro (cl. 9) et qui m arque la transition entre « peau » et 
« vêtem ent », tandis q u ’en tsogo (B) -kanda 3 ne signifie plus que 
« pagne, tissu ».

D ans un au tre groupe de langues localisées principalem ent à l’est 
du  dom aine, le sens de « peau  (hum aine ou anim ale) » a été évincé 
par celui d ’« enveloppe végétale », passage qui doit être lié à la reprise 
de « peau  » p a r un autre lexème.

Exem ples :

kam ba d. (E) 
caga (E)

hem ba (L)

-kanda 9 écorce
-kanda 5 écorce, pelure, peau des fruits,

peau du lait 
-kanda 3 écorce de racine
-kandakanda 3 croûte de pain.

G u t h r i e  [9] établit un rapport entre -kândà « peau  » et -kândà 
(tonalité ?) « courroie » (CS 1004) par l’in term édiaire de « longue 
bande de peau  ».

E xem ple :

luba-K s (L) -kanda 3 corde, bande, lien, lanière, cor
don, attache, lacet, bracelet en 
peau d ’antilope, fouet.

Ce glissem ent sém antique est tou t à fait p lausible mais dans le cas 
présent, il sem ble que les faits soient plus com plexes et q u ’une partie 
au m oins des thèm es de type -kanda « courroie, ceinture » se ra t
tachent au  verbe *-kànd- « lier ». Les argum ents sont les suivants :

— La tonalité des thèm es ne concorde pas dans tous les cas, ainsi le 
rw anda présente respectivem ent :

-kândà 9 vêtem ent en peau
-kàndâ 3 ceinture.

— Le sens de « ceinture » est attesté pour des substantifs de type 
-kanda mais aussi de type -kandala. Ce dern ier thèm e est no tam m ent 
attesté dans plusieurs langues telles que le kiga, Je ganda, le sukum a 
et le bem ba qui possèdent aussi -kanda « peau  ». Cette alternance 
-a /-a la  peu t être un indice de dérivation déverbative ou une sim ple
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assyllabation, mais elle opère en tous cas une distinction entre les 
deux thèmes.

— Les liens directs entre -kândà « peau » et -kan d a/-k an d a la  « cein
ture » sont peu plausibles dans certains cas. Ainsi en rw anda -kàndà 3 
désigne « une ceinture quelle q u ’en soit la m atière », tandis q u ’en 
sukum a -’kandala 3 signifie « ceinturon de style européen ».

Ces observations lim itent l’im portance de la série com parative - 
kanda « ceinture » en relation avec -kândà « peau ».

3.3. *-kôba

C om m e *-kândà, le substan tif *-kôbâ présente une distribution 
suffisante pour affirm er q u ’il est d ’origine pro tobantoue (CS 1095 et 
1096). Les principales significations attestées sont « peau », « lam beau 
de peau  », « lanière, ceinture en peau  ».

Exem ples :

nyanga (D) -kôbâ 11
3

nande (J) -goba 9
shi (J) -kôbà 3

7
rw anda (J) -kôbâ 3

7/11
sum bw a (F) -koba 11
sukum a (F) -’koba 3

5
luba-K s (L) -kôbà 5

3
luba-Sh (L) -kôbâ 7

sanga (L) -kôbâ 3
7

peau
ceinture
peau hum aine ou anim ale 
ceinture
m orceau frais de peau 
ceinture
lam beau de peau 
lanière de cuir 
ceinture, lanière en cuir 
m orceau de peau (détachée) 
peau de l’hom m e 
lanière, ceinture 
peau  hum aine et de tout ani
m al qu ’on ne peut écorcher 
entièrem ent en tirant, mais 
q u ’on doit découper petit à 
petit ; derm e ; écaille de pois
son
lanière (peau) 
peau
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lwena (K)

bondei (G ) 
tum buka (N)

-kova

pende (K ) -koba

-koa
-kowa

11
7

peau  vivante (personne ou an i
m al)
aputukile kuzom w ojoka 
vikova : il com m ence à perdre 
des lam beaux de peau 
peau  hum aine, peau  en géné
ral, épiderm e, derm e 
lanière
peau, ceinture.

Les exemples cités m ontren t que la différence sém antique entre 
« peau » et « lanière » ou entre « lam beau de peau » et « lanière » se 
com bine souvent avec une différence de classe, ce qui perm et d ’in ter
préter « lanière » com m e « long m orceau de peau  ». Le sens de 
« peau » est assez fréquent, m ais la définition q u ’en donnen t certains 
auteurs ou les exemples q u ’ils citent suggèrent q u ’il s’agit toujours 
d ’un type de peau qui ne se détache pas d ’une pièce, de sorte q u ’on a 
l’im pression q u ’il s’agit d ’une extension de « lam beau de peau  ». Cette 
im pression est confirm ée par le sens de « prépuce » et celui, analo
gique, d ’« écaille (de poisson) », et par le fait que -kôbâ ne désigne 
jam ais un « vêtem ent de peau  ». De plus, il est difficile d ’expliquer 
une orientation systém atique de « peau  » vers « lanière » ou 
« lam beau de peau », alors que les glissem ents vers « peau  » ou 
« lanière » sont tous deux plausibles, surtout s’ils s’accom pagnent d ’un 
changem ent de classe.

On peut encore ajouter que les glissements sém antiques vers des 
« enveloppes végétales » sont rares. N ous avons relevé :

zulu (S) -khôbà 5 balle (de grain)
nyanja (N ) -kôwâ 5 cosse, écorce
kete (L) -kôw 7 écorce.

Le sens de « balle (de grain) » rappelle « lam beau  de peau ». 
Q uant aux sens de « cosse » et d ’« écorce », à défau t d ’une définition 
plus précise, on peut supposer un rapport m étonym ique avec 
« peau  ».

En caga (E) et dans quelques parlers swahili (G ) par contre, le 
sens de « peau » a été évincé au profit de la seule notion de « cein
ture, lien » : en caga, -kova 3 désigne « une corde, une bande en tou 
ran t certains produits (bananes, racine...), tandis q u ’en swahili -koa ou
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-kova 5 désigne « toute espèce d ’anneau  m étallique m ince tels que 
bracelet, cercle de m étal, anneau... ».

3.4. -kâbâ

Le thèm e °-kâbâ, qui présente une distribution  régionale assez 
large, est proche de *-kôbâ tant sur le p lan  form el que sur le plan 
sém antique.

Exemples :

yaka (H) -kâba 3 ceinture
pende (K) -kaba 3 ceinture
hem ba (L) -kaba 7 peau (hum aine)

-kaba 7 kya ngulube : couenne
(litt, peau du porc)

songye (L) -kaba 3 lanière
luba-Sh (L) -kàbâ 3 lanière
luba-K s (L) -kàbà 3 lanière (peau), ceinture

courroie, fouet
herero (R) -gava 1 1 + 9 peau  dure

7 +  9 peau dure de buffle
ila (M) -kaba 3 ceinturon, lien.

M algré les ressem blances, il est difficile de considérer °-kâbâ 
com m e une simple variante de *-kôbâ du fait que, si les deux thèm es 
coexistent en général dans une langue donnée, ils ne s’y présentent 
jam ais com m e des synonymes. De plus, l’usage des term es en luba-K s 
et en luba-Sh suggère que °-kâbâ désigne « un élém ent de peau  » 
associé à un rituel et ayant une connotation de force ou de puissance, 
ce qui n ’a pas été observé pour *-kôbâ.

Exem ples : 

luba-Sh (L) :
m ikàba ya n tam bo : des lanières de peau  de lion portées par les 
Kazem be, elles sont attachées au  « ndezi » (fanon) com m e à une 
mitre.

luba-K s (L) :
kukosa bantu  m ikaba : stupéfier, étonner les gens (litt. : faire cesser les 
gens au m oyen des lanières),
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batukosa m ukaba : on a détru it notre force (se dit quand  le ch ef m eurt) 
kusuika m ukaba : p rendre courage (litt. : lier les lanières).

Des problèm es analogues se posent pour des thèm es de type - 
kobV ou -gobV attestés dans certaines langues du nord-ouest, et en 
particulier en zone B où les réflexes de *k et de *g com m e ceux des 
voyelles finales — après q u ’elles aient éventuellem ent influencé la 
voyelle précédente — sont souvent neutralisés.

Exem ples : 

dzing (B)

ndum u (B)

bum a (B)

fum u (B) 
nen (A)

-kobo

-kobo

-kob

-kobo
-ôpô

5

3

3

9
7

fait de couvrir com m e d ’un 
habillem ent
peau de l’hom m e ou de l’an i
m al vivant, quelquefois cuir 
le corps décédé avant la mise 
en cercueil, le cadavre ; 
ozob m ukob : laver le corps 
peau 
écorce

Il existe en effet à côté de *-kôbâ, un thèm e *-gùbô, peut-être 
distinct de °-gobo (T ?). Ce dernier, qui n ’a pas fait l’objet d ’une étude 
systém atique, est attesté avec des sens sim ilaires dans des langues 
aussi éloignées que le m bala (K) et le sukum a (F) :

sukum a (F) -gobo 9 dépouille, peau dont les poils
ont été enlevés

m bala (K ) -gobu 5 peau, cuir sans poils, peau
d ’hom m e.

N ous laisserons ces problèm es en suspens, car ils ne peuvent pas 
être résolus sans une étude précise des réflexes de la tonalité et des 
segments, laquelle sortirait du  cadre de cette étude.

3.5. *-gùbô

Le thèm e *-gùbô est largem ent attesté dans le dom aine bantou 
ainsi que le m ontren t les séries com paratives 873 et 874 auxquelles 
G u t h r i e  [9] a ttribue respectivem ent les sens de « tissu » et de 
« peau », tou t en précisant que la signification prem ière est « peau 
dont on fait un vêtem ent » (C.B., vol. 1, p. 122, 73.64).
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Exem ples :

duala (A) -yùbù 7 écorce, peau, cuir
bobangi (C) -kùbù 9 couverture de canon, poche,

petit sac, bourse, carquois, petit 
sac en peau, peau (enlevée du 
corps), bord (par ex. d ’un vête
m ent

sanga (L) -gubô 9 peau pour porter l’enfant sur le
dos

ila (M ) -gubo 9 peau préparée pour être portée
com m e vêtem ent, couverture, 
tissu

nyakyusa (M ) -gubo 9 tissu utilisé pour porter l’enfant
sur le dos, peau d ’un anim al 

nyanja (N) -guwo 9 peau séchée d ’anim al
yao (P) -guo 9 calico, tissu
zulu (S) -gùbô 9 vêtem ent, m anteau  couvrant le

corps (de toute espèce), vête
m ent en cuir pour hom m e ou 
femme, couverture, vêtem ent 
de style européen 

venda (S) -guvho 9 couverture.

Il sem ble bien que les deux séries de correspondances se ra tta 
chent à une seule protoform e et ce n ’est pas un hasard si *-gùbô a le 
sens de « peau » en zone A, où *-kândà n ’est pas attesté, tandis q u ’il 
est absent d ’une série de langues orientales où ce m êm e thèm e 
*-kândà a évolué vers « vêtem ent (en peau) » (voir 3.2.). Il est d ’ail
leurs possible que le sens initial de *-gùbô soit plus large que ne 
l’indique G u t h r i e  [9], Les significations attestées en bobangi par 
exemple suggèrent que *-gùbô pouvait désigner « une peau préparée 
pour couvrir un objet quelconque ». Cette hypothèse doit néanm oins 
être vérifiée du fait q u ’en bobangi -kùbù peut aussi bien refléter 
°-kùbô/°-kùbù que *-gùbô ou °-gùbù et que la m ultitude des sens qui 
y sont attestés peut résulter d ’une évolution formelle convergente.

Les problèm es posés par les rapports éventuels entre *-gùbô et 
d ’autres thèmes, proches à la fois sur le plan formel et sém antique, 
sont nom breux. A côté de -gobo déjà m entionné, citons -gybo.
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Exem ples : 

gikuyu (E) -gyo 9 tissu, tissu pour vêtem ent,
vêtem ent, costum e

binja-S (D ) -gÿbô 
lega (D) -gÿbô

9 toile 
9 vêtem ent.

Il est possible q u ’il s’agisse de simples variantes, bien que le ton 
haut final attesté en lega pose un problèm e. D e plus on peut noter 
l’existence de formes telles que :

Les deux prem iers exemples ne s’opposent pas à l’existence d ’un 
lien avec -gùbô : -gyika peut être com paré à la form e swahili 
-gubika « couvrir, envelopper, m ettre le couvercle », ce qui plaide en 
faveur d ’une variante à voyelle ferm ée, tandis que -gÿbà « tisse
rand » peut être associé à *-gùbô « tissu » mais il est curieux que la 
forme à voyelle ferm ée -gybo ne présente jam ais le sens de « peau ». 
Le verbe -kÿbülâ du bobangi est am bivalent car il peut refléter aussi 
bien °-gybuda que °-kybuda de sorte qu ’on peut égalem ent le rap 
procher de -kyby 5, attesté lui aussi en gikuyu avec le sens de 
« écorce (de fruits tels que les noix) ».

Ces faits m ontrent q u ’une étude form elle et sém antique précise 
est nécessaire pour affirm er davantage les rapports diachroniques 
qui existent entre ces différentes formes.

Il faut aussi observer q u ’un verbe *-jùb-ud- « écorcher, peler, 
m uer, s’écorcher... » est largem ent diffusé à travers le dom aine ban 
tou (CS 2145a). Ce verbe apparaît com m e la form e réversive de 
*-jùb- « couvrir (d’une peau) », qui est encore attesté dans quelques 
langues, m êm e si le radical sim ple s’est substitué à la form e réver
sive ou rivalise avec elle dans d ’autres.

gikuyu (E) -gyika 
tsogo (B) -gÿbà
bobangi (C) -kÿbülâ

couvrir d ’un m anteau, habiller 
tisserand
perdre (feuilles), m uer, avoir la 
peau qui se desquam e, écor
cher, peler.
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Exemples :

tetela (C) -uwé
-uwûla mpusu

couvrir d 'une peau 
éplucher, décortiquer, peler, 
décosser, écaler
écorcher, renouveler la peau, 
changer de peau, faire m uer 
(ex. serpent)
figuré : dépouiller, p rendre tra î
treusem ent 
peler
excorier, écorcher, écorcer.

-dyüuwo (réfl.)

bem ba (M ) -uba 
-ubula

La form ation des substantifs signifiant « peau » à partir de ces 
verbes est prévisible :

Si l’on tient com pte du fait que *g s’am uït lorsqu’il n ’est pas 
précédé d ’une nasale dans une grande partie du dom aine bantou , on 
prévoit la confusion, sau f en classe 9, entre les réflexes de *-gùbô et 
les dérivés en -o de *-jùb-. On peut d ’ailleurs se dem ander si les 
formes *-jùb- et *-gùbô n ’ont réellem ent aucun rapport historique car, 
outre la faiblesse de *g non précédé de nasale, on peut envisager 
l’influence d ’un *j précédent appartenan t à la forme réfléchie 
gùb-?). D ans plusieurs langues en effet le verbe réversif signifie 
« m uer, changer de peau... », sens qui appartien t norm alem ent au 
réversif réfléchi (litt. « se peler, s’écorcher »).

Exemples :

shi (J) -übuk- s’écorcher
bem ba (M ) -ubulw a 7 m ue de serpent

gikuyu (E) -ua 
-ua

peler, enlever la peau 
11 dépouille, peau d ’un anim al,

-ua
venda (S) -uvhu 
tetela (C) -ùwu

peau du corps hum ain 
5 écaillement, desquam ation 
5 dépouille, m ue 
5 épiderm e, peau tendre

(hom m e, poule).

kongo (H) -yùbul-
(litt. peau  qui s’est enlevée ?) 
changer de peau, de fourrure, 
d ’enveloppe, m uer

-yùbula 7 écorce, enveloppe, peau rejetée 
par le serpent
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mais au  réfléchi :

m bala (K ) -di-wul- m uer
ganda (J) -eyubula muer.

Quoi q u ’il en soit, le problèm e est com plexe, car il concerne des 
thèm es dont la form e et le sens sont com patibles, ce qui im plique soit 
q u ’ils aient un point de départ com m un, soit q u ’ils aient connu une 
évolution convergente.

3.6. °-kütû

Le thèm e °-kütü est attesté en classe 7 dans la p lupart des langues 
de la zone C, tandis que °-kütV apparaît dans une partie de la
zone A.

Exem ples :

bikele (A) -küud 7 peau
bajele (A) -küti 7 peau
leke (C) -kütü 7 peau, écorce
bobangi (C) -kûtü 7 peau, cuir, dépouille, soulier
m ongo (C) -kütü 7 peau, cuir, fourrure (m oderne), 

soulier, couverture (d ’un livre)
ngom be (C) -kütü 7 peau, soulier
n tom ba (C) -kütü 7 peau de bête avec les poils, 

fraîche ou séchée.

Il est possible que le sens de « soulier » attesté en bobangi et en 
ngom be soit, com m e en m ongo, une extension récente. De plus, le 
passage de « cuir » à « objet en cuir » est prévisible ; il est donc p lau 
sible que des form es telles que -gutu 7  « sac en peau  » attesté en 
tsogo (B) se ra ttachent à °-kûtû « peau ».

M algré la sim ilitude qui apparaîtra it avec *-gùbô, il est peu p ro 
bable que °-kütü « peau » ait un lien direct avec °-kutu ou 
-kutV 7 / 7  +  9 « vêtem ent » bien attesté dans la partie centrale du 
dom aine bantou, car les réflexes de la tonalité s’opposent. Les do n 
nées actuelles suggèrent en effet °-kütü « peau  » et °-kùtù « vête
m ent ».
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Exemples :

b o b an g i(C ) -kûtù 3 +  n vêtem ent couvrant le corps
kongo (H) -kùtu 7 +  n m anteau, pardessus...

-kùta 7 +  n nkutu  kyam ilu : pantalon.
(litt. : hab it des jam bes)

punu  (B) -kùtu 7 vêtem ent
nyam wezi (F) -kuto 3 vêtem ent
m asaba (J) -kutu 3 pièce de tissu

5 m anteau, couverture utilisée
com m e m anteau

lwena (K) -kùta 3 vêtem ent couvrant le corps
luba-K s (L) -kütû 7 +  n habit long
luba-Sh (L) -kütù 7 veston, frac, pardessus, vête

m ent d ’étoffe solide cou
vrant le buste de l’hom m e

kw anyam a (R) -kutu 7 vêtem ent, habit...

C ertains auteurs considèrent que °-kutu « vêtem ent » est em prunté à 
l’anglais « coat ». Cette hypothèse n’est pas à rejeter a priori bien q u ’on 
puisse s’étonner de la régularité des réflexes de la tonalité dans un 
em prunt. Celui-ci se caractériserait plutôt par une tonalité uniform e s’il 
est diffusé à partir d ’une langue déterm inée et par des réflexes divers s’il 
s’agit d ’em prunts indépendants. De plus, la double préfïxation 7 +  9 ou 
3 +  9 attestée dans plusieurs langues suggère que « vêtem ent couvrant le 
corps » est la form e augm entative de -kutu 9 attesté avec le sens de 
« toile » dans certains parlers kongo (H) et de « pièce d ’étoffe pour répa
rer les vêtem ents » en luba-Sh (L).

Les rapports entre °-kütù « peau » et °-kûtà attesté avec le m êm e sens 
dans un groupe de langues orientales est m oins aléatoire. L’alternan 
ce u /a  que présente la voyelle finale ne pose pas de problèm es soit parce 
qu ’il s’agit de dérivés verbaux (*-küt- « devenir sec » ?), soit parce q u ’en 
zone C la voyelle finale provient d ’une assim ilation à celle qui précède. 
De plus, les réflexes de *HH et de *HB se confondent très souvent.

Exem ples :

shi (J) -gùrhâ 3 peau séchée (de vache)
rw anda (J) -gûtà 3 peau séchée (de vache)
ganda (J) -kutà 9 peau

7 peau, prépuce, écorce
nyoro (J) -guta 3 peau  non traitée, dépouille,

dépouille d ’un roi.
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N otons encore l’existence de formes telles que :

m ongo (C) -kütù 9 cocon, nid de divers insectes
-ûtù 11 m uqueuse de la m atrice

luba-K s (L) -kùtù 9 enveloppe
-kùta 7 +  9 

7

m em brane qui enveloppe le 
foetus
qui naît en ayant encore l’enve
loppe sur la tête

-kùt 11 cocon
luba-Sh (L) -kùtâ 11 m em brane
yaka (H) -ütu 11 peau, corps d ’un vivant, 

couleur, teint.

Cette série rappelle °kütü/°-kûtà « peau  », de sorte q u ’on peut 
s’interroger sur les rapports éventuels entre ces trois groupes de cor
respondances. Les différences que présente la voyelle finale (tim bre et 
tonalité) suggèrent que si cette relation existe, elle s’organise au tour 
d ’un verbe tel que *-küt-(...), qui est attesté avec le sens de « devenir 
sec » m ais aussi celui de « se resserrer, se replier au to u r de ».

Exemples :

kongo (H) -kutalala se retirer, se contracter,
se rétrécir (peau),
sécher, se dessécher, se rider, se
froncer...

-kutika serrer, resserrer, ferm er en ser
ran t (sac), plier (vêtem ents)... 

luba-Sh (L) -kùt- lier, attacher, jo indre.

Le verbe rassem ble les notions d ’« envelopper » et de « se dessé
cher » à partir desquelles on peut expliquer les différentes significa
tions attestées qui ont été présentées et dont on pourra it aussi rap p ro 
cher °-kütù « sac, sachet » (CS 1244).

Exem ples :

tetela (C) -ütù 5
kongo (H ) -kütu 9
yaka (H) -khütu 9
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En résumé, il sem ble que la ressem blance entre °-kütV « peau  » et 
°-kùtV « vêtem ent » soit fortuite, à moins que le rapport entre les 
deux thèm es ne soit indirect (voir introduction) alors que l’association 
« peau, enveloppe, (sac, cocon) » est plausible, mais doit encore être 
vérifiée par une étude approfondie.

3. 7. *-gàbj

Le thèm e *-gôbj 9, qui présente certaines analogies avec °-kütù, 
°-kütü, pose moins de problèm es. Les différents sens attestés et leur 
distribution perm ettent de considérer que le sens initial est 
« placenta » et par analogie « peau (ou tissu) de portage (du bébé) ». 
Les autres sens sont des dérivés secondaires.

Exemples :

duala (A) -gôbj 
rw anda (J) -gôbyi

shi (J) -gozi
ganda (J) -gozi

kiga (J) -gozi

nande (J) -gobj

swahili (G ) -govi

m bala (K) -gobi 
lwena (K ) -goji

3.8. °-pàapŸ

U n rapport d ifférent mais du m êm e type existe entre le verbe °-pàap- 
« engendrer » (CS 1449) et « porter un enfant sur le dos » (CS 1448) et ses 
dérivés nom inaux qui présentent outre le sens logique de « paren t », 
celui d ’« utérus » et de « peau ou tissu de portage du bébé ».

9 placenta
9 placenta, peau  de portage,

palanquin
9 petite peau pour porter l’enfant
9 étoffe en écorce pour porter

l’enfant sur le dos
9 peau de portage, placenta,

palanquin
9 peau  d ’un anim al, couche

superficielle de l’enveloppe qui 
recouvre le corps hum ain

9 peau, cuir
5 prépuce (ou) augm enta tif de

-govi 9
9 placenta
9 peau ou tissu utilisé pour p o r

ter l’enfant sur le dos
7 +  9 placenta, utérus, objet dans 

lequel on porte l’enfant.
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Exem ples : 

sanga (L) -pa : p-

kaonde (L) 

bem ba (M )

-pâ : po 11 
4n

-papa 

-pa : p-

lam ba (M ) 
bisa (M )

-pa : p-
-papa
-papo

nyakyusa (M ) -pa : p- 
-pa : po 

tum buka (N ) -papa
9
7

porter un enfant sur le dos, 
porter des épis (pour le plant 
de maïs)
fait de porter l’enfant sur le dos 
pièce d ’étoffe servant à porter 
un enfant
porter une personne sur le dos 
ou les épaules
donner naissance à un enfant, 
porter un enfant sur le dos 
dans une peau ou un tissu 
porter un enfant sur le dos 
peau, dépouille
peau  ou tissu utilisé pour por
ter l’enfan t sur le dos 
être enceinte 
utérus 
peau.

L’analogie entre °-pà : pV et *-gôbj suggère que le sens de « peau » 
ou « dépouille » attesté dans quelques langues provient d ’une exten
sion. C ependant, là où les indications de longueur et de tonalité font 
défaut, on  peu t craindre une confusion apparen te  entre les réflexes de 
°-pà : pŸ et ceux de °-pâpà, confusion qui peu t être réelle dans certaines 
langues en raison d ’une évolution formelle (segments et tons) conver
gente, bien q u ’il n ’y ait pas de rapport d iachronique réel entre les deux 
thèmes.

3.9. °-pàpà

Les exem ples relevés ind iquent que °-pâpà s’applique principale
m ent à des enveloppes qui s’enlèvent par fragm ents ou qui enve
loppent de petits éléments.

Exem ples :

sanga (L) -pàpâ 7 peau  d ’anim al, enveloppe
d ’une graine, croûte d ’une plaie 

hem ba (L) -haha 5 paille qui entoure les épis, son
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bem ba (M) -papa 5 écaille de l’œuf, peau ou enve
loppe des fruits, des fèves, des
arachides

kongo (H) -baba 7 peau, épluchure
9 cosse

tetela (C) -hàhà 11 pelure, épluchure.

Il existe de plus un rapport am bivalent entre le substan tif °-pâpà
et le verbe °-pâp- « envelopper, couvrir entièrem ent », qui est devenu
dans quelques langues synonym e du  verbe réversif -pâp-ud- « décou
vrir, séparer », plus largem ent attesté. Le lien entre verbe et substan tif
est confirm é par l’existence d ’autres dérivés tels que :

sanga (L) -pàpwâ 7 enveloppe vide (par ex. de
fruit, d ’épi de maïs), cosse

lam ba (M) -papwa 7 peau  des fruits, cosse, écorce
vide

bisa (M ) -papwa 7 peau, écorce, enveloppe, écaille
tum buka (N) -papururu 7 m ue (serpent ou lézard)
herero (R) -papa 7/12 lam beau  de peau.

3.10. °-püti

Le thèm e °-püü (T ?), qui présente une distribution régionale
im portante, se caractérise par le fait qu ’il a dans son aire sud-ouest le
sens principal de « pelure, écorce... », alors que dans son aire nord-est.
le sens de « peau d ’anim al » prédom ine.

Exem ples :

shi (J) -hüü 11 peau (d’anim al)
kerebe (J) -hu 11 peau, dépouille
nyoro (J) -hu 11 peau, dépouille
rw anda (J) -hü 11 peau, écorce, pelure, épluchure
rundi (J) -hü 7 peau (de bête)

11 peau de l’hom m e, épiderm e,
toute autre peau après dépe
çage

nande (J) -hü 7 peau d ’un anim al, fraîche ou
tannée

sum bw a (F) -hu 11 peau
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nyanga (D) -pû 7/
tetela (C) -hùhù 11
luba-Sh (L) -pù 7

hem ba (L) -hu 7

sanga (L) -pü 7
kaonde (L) -pu 7

punu (B) -pùpù 7

fum u (B) -bu 7
ciokwe (K) -hu 7

-hupu 7

bem ba (M) -pu 11

peau
peau (surtout des bêtes) 
pelure, écorce (d ’un fruit), 
gousse, cosse, pellicule (sur la 
tête)
cosse (pois, haricots), enve
loppe de certains fruits 
écorce, pelure
écorce (mince), gousse, cosse, 
écaille
épluchure, enveloppe d ’un 
objet
carapace, écorce 
vêtem ent en écorce 
m orceau d ’écorce d ’arb re uti
lisé pour les pièges, tablettes... 
sac en écorce.

Il n ’est pas sûr que la différence sém antique (enveloppe an i
m ale/enveloppe végétale) soit liée à une différence de classe. D ’un 
autre côté, il pourrait y avoir un lien entre °-püü « écorce, peau » et le 
verbe °-pûûd- (CS 1590) attesté dans la m êm e aire et m êm e au-delà 
avec des sens divers tels que « battre le grain, frapper à coups répétés, 
écorcer... », don t on peut dégager le sens prem ier de « faire sortir en 
frappan t » et qui, lui aussi, peut être mis en rapport avec des formes 
issues de °-püuk- « sortir de, se dégager, éclore », ce qui perm et de 
supposer com m e point de départ un verbe °-pû-, qui sem ble ne plus 
être attesté actuellem ent. A son tour °-pûud- aurait perm is la form a
tion de dérivés tels que :

bem ba (M ) -pu : le lwa m aie vannure de m illet 
rw anda (J) -hùuzü 9 habit en écorce.

L’éventualité des rapports entre °-pûü (°-püù ?) et °-püud- doit 
néanm oins être considérée avec réserve, car leur évolution respective 
pose un certain  nom bre de problèm es. Il fau t de plus s’interroger sur 
les liens diachroniques que l’un de ces thèm es sinon les deux pour
raient avoir avec °-püd-(ud-)/°-püd-(uk-) « échapper, partir... ».
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Exem ples :

leke (C) -füd- décoller la peau  de la chair
d ’un anim al

m bala (K) -hudu 3 produit de la m ue (surtout du
serpent)

sanga (L) -pùud- je te r (dans l’herbe)
shi (J) -puduk- sortir de, aller à l’extérieur

Il faut encore noter que les formes de type -pùpù (à tons bas) 
pourraien t avoir un rapport avec *-pùp-, dont l’un des sens est « être 
vide2[de la graine) » et dont sont dérivés des substantifs tels que :

shi (J)-huhw a 3 épi vide
rw anda (J) -hühwè 7 épi vide

tetela (C) -pùhüdj 10 (y iipunga) : criblure de riz, vannure.

3 .1 1 . -pucu

Le thèm e °-pùcù est attesté dans une aire continue (zones C, K, L 
et B) qui voisine avec celle de °-püü. Le luba-Sh, qui atteste les deux 
thèmes, form e la transition.

Exemples :

lingala (C) 
tetela (C)

ngom be (C) 
mongo (C)

-pusu
-hùsù

-pusu
-fùsù

ntom ba (C) -pùhù

lyom bo (C) -ùsù

11

11

5
11

11

11

peau, écorce, pelure 
écorce, coque, croûte, étui, 
cocon, écaille, enveloppe, ca ra
pace, zeste extérieur, couver
ture (d’un livre) 
peau, peau hum aine 
peau, écorce
-  jw â likata : peau de la m ain
-  jw ’ûtâm bâ : écorce d ’arbre
-  jw â ljnko : pelure, peau de 
banane
-  jw a lum ym a : pelure de fruit 
peau, écorce, pelure, gousse
-  lu nkÿlÿ  : carapace de la to r
tue
peau, écorce
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bushong (B) y ù u f  7
dzing (B) -puj 7

y an z (B ) -puy 7

m bala (K ) -husu 7
luba-K s (L) -pûsü 7

luba-Sh (L) -pûsü 7

songye (L) -fusu 7

pelure, écorce 
couverture 
-i m uti : écorce
bi-puj (8) bi gkwen : gousse des 
haricots
bi-puj (8) bitu  : feuilles de maïs 
qui recouvrent l’épi
-  i diji : paupière
-  a lezal : ongle des doigts
-  a ewa : croûte de la plaie
-  a m akie : coquille d ’œ u f
-  a m bui : abri de fortune 
contre la pluie
écorce
pelure, écorce, feuille qui enve
loppe l’épi de maïs 
cosse, gousse, pelure, péricarde, 
tégum ent, écorce (ex. de patate 
douce, haricot, m anioc, mais), 
épluchure 
écorce.

Les exemples cités en mongo, en dzing et en yanz ind iquen t que 
les sens d ’« écorce, peau... » sont issus p ar ellipse d ’une construction 
com plétive ; le sens fondam ental de °-pùcù serait plus général, par 
exem ple « enveloppe d ’organism e vivant » ou peut-être seulem ent 
« enveloppe végétale ». M ais il faut noter que le m ongo possède deux 
thèm es -fùsù et -fùsü. Le second désigne spécifiquem ent 1’« écorce 
d ’arb re em ployée à divers usages pour faire des parois de m aisons 
anciennem ent » en classe 11 tandis q u ’en classe 3 -fùsü désigne 
1’« écorce » par opposition à la « peau ». Cette m êm e structure 
tonale BH est attestée en bobangi, où -pùsû 11 désigne à la fois « la 
peau, l’épiderm e » et « l’écorce, la coquille, les balles de grains ». 
Cette situation indique que -pucu pose des problèm es analogues à 
ceux de °-püü. Nous ne les approfondirons pas ici. N otons seulem ent 
q u ’il existe une série de thèm es de type -pù(...) susceptibles de présen
ter des rapports diachroniques avec °-pùcù par l’in term édiaire du 
causatif de la form e réversive (*-uk-j-).
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Exemples : 

°-pù-ag- : -pù- +  suffixe répétitif -ag- : piler, broyer
°-pù-(VC-) : frapper pour ôter
°-pùd-VC- : arracher, enlever

leke (C) -fùdw- s’érafler, s’écorcher
shi (J) -hüd- décharner (la peau)
holoholo (D) -hùul- battre
rw anda (J) -hùrur- cueillir
bushong (B) -pùk 9 peau (d ’anim al)
lundu (A) -fùkj 7 ulcère.

D ’un au tre côté, G u t h r i e  [9] m entionne une série de correspon
dances (ps 403) °-pücud- dont la distribution  pourrait être plus large.

Exem ples :

m ongo (C) -füsula

bobangi (C) -püsülâ

kw anyam a (R) -pushula

luba-Sh (L) -pùsula

sham bala (G ) -puchula

enlever la peau superficielle
m ent, effleurer, érafler, enlever 
la peau, l’écorce, les écailles, les 
excroissances
écorcher, érafler, peler, ép lu
cher, faire glisser le m anioc 
trem pé hors de son écorce, 
enlever la croûte d ’une plaie 
écorcher, érailler, abraser, user, 
frotter, polir, effacer, provo
quer la chute des cheveux... 
ouvrir, déchirer, raviver une 
plaie en grattant 
arracher, enlever, découvrir cf. 
-pucha : tirer, arracher.

Le ton hau t que présente le radical ne perm et pas d ’envisager un 
rapport direct entre °-pücud- et °-pùcù/°-pùcü « peau, écorce ». Par 
contre il est plausible d ’y rattacher °-püsù « pro tubérance sur la 
peau » attesté dans quelques langues des zones L et M.
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Exem ples :

luba-Sh (L) -pùsü 7
11

sanga (L) -pùsü 4n
hem ba (L) -husu 11

7
bem ba (M) -pusu 7

variété de gale
pustule ; d. : cor au pied, ulcère 
pustule sur la peau 
cor, durillon 
ulcère
gonflem ent, abcès causé par les 
coups.

Les rapports, s’ils existent, entre °-pûcud- et °-pücù « fibre de 
raphia, tissu en écorce... » attesté dans les zones K et H sont d ’un 
autre type : le substan tif représente ici le résultat de l’action (ce qui 
est enlevé) puis, p ar passages successifs, les différents stades par les
quels passe cette m atière, ou par synecdoque ou ellipse, l’arb re lui- 
même.

Exemples :

yaka (H) -hüsu 11 fibre de raphia
kongo (H ) -püsu 11 fibre de la feuille de palm ier,

fil d ’écorce 
9 étoffe indigène

ba dya m pusu : palm ier raphia 
avec ses fibres

pende (K ) -pusu 11 fibre de raphia
m bala (K) -huusu 5 palm ier à raphia

11 raphia.

Ce dern ier exemple rappelle -hùuzu 9 « hab it en écorce » attesté 
en rw anda et qui est dérivé de °-püud-. On peut donc concevoir une 
dérivation basée sur la forme réversive transitive à l’est et réversive 
intransitive à l’ouest (-pûud-y/-püuk-y). D ans ce cas, les rapports 
directs avec °-pücud- sont beaucoup plus aléatoires. Le problèm e est 
cependant fort com plexe car il existe outre °-pücud- une série 
(CS 1598) °-pükut-/°-pükuc- « frotter pour ôter » dont °-pücud- pour
rait être la form e réversive si l’on adm et l’haplologie : pûkut-j-ud- - r  
-pü(u)cud-, (cf. 3.12 -cucu).

En conclusion dans l’état actuel des recherches, il fau t considérer 
que °-pùcù/°-pùcü et °-pücù ont une origine différente.
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3.12 °-cùcù/°-cücù

Le thèm e °-cùcù/°-cücù est lui aussi bien attesté à travers le
dom aine bantou.

Exemples :

kiga (J) -süshu 7 écorce, croûte, écaille de la 
peau

kerebe (J) -susu 5 écorce, peau
nkore (J) -susu 7 m ue (ex. de serpent)
sukum a (F) -susu 5 prépuce
kongo (H) -susu 7 alopécie, teigne
pende (K) -susu 7 épi dépourvu de graines, 

déchets après avoir battu  les 
épis de millet

m bala (K) -suusu 7 grappe de maïs égrenée.

Les exem pies cités m ontrent que le cham p sém antique de °-cucu
est proche de celui de °-pâpà. De plus, la forme à ton hau t (°-cücù) 
pourrait présenter un rapport de dérivation avec °-cuc-, °-cücud- ou 
°-cücub- « écorcher, déchirer... ».

Exemples :

kiga (J) -shüshur- écorcher, enlever la pelure
-shûshubur- synonym e du précédent
-shüshubuk- être écorché

kerebe (J) -susur- peler, enlever la peau
-susubul- blesser ju sq u ’au sang

ganda (J) -sus- écorcher, enlever la pelure, la
peau

sanga (L) -sùsubul- arracher de petits m orceaux de
chair avec les dents ou le bec

bem ba (M) -susul- déchirer, découper en prélevant
-sus- écorcher le m illet vert.

De m anière prévisible, le verbe réversif donne à son tour des 
formes dérivées telles que :

kongo (H ) -susula 7 coquille, appât, am orce (d’a ra 
chides), pellicule (ex. d ’a ra 
chides).
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A noter encore que la form e d ’origine de ce thèm e pose plusieurs 
problèm es car s /sh  peu t résulter de la palatalisation de différentes 
consonnes devant une voyelle ferm ée ou devant une séquence VV. 
Cette hypothèse expliquerait l’existence de variantes de type °-cic- et 
les divergences tonales, mais il fau t aussi considérer le côté expressif 
de cette form e et la possibilité de deux étym ons distincts.

Exem ples :

shi (J) -shishâ 7 croûte, peau, squam e

D ’un au tre côté, m algré certains problèm es de concordance 
tonale, on ne peut pas exclure q u ’il y ait un rapport entre les thèm es 
de type °-cücud-/°-cücub- et °-cùub-/°-cùb- « peler, écorcher » 
(CS 398) soit que °-cücub- présente un redoublem ent de la syllabe 
initiale par analogie avec le substan tif °-cûcù, soit que °-cùub- et 
°-cùb- résultent d ’une haplologie de °-cücub-. Q uant à °-cüc- et 
°-cücud-, ils peuvent être dérivés du  substan tif °-cücù.

Exem ples :

ganda (J) -subula enlever (l’écorce d ’un arbre)
zulu (S) -hluba peler, enlever la peau d ’un

On peut observer que le rapport est analogue à celui qui pourrait 
exister entre les séries °-pükut-/°pükuc- « frotter pour ôter » (CS 1598) 
et °-pûcud-/°-pücù/°-pùcù, pour lesquelles les m êm es problèm es de 
concordance tonale se posent.

3.13. Les différentes significations attestées pour les verbes indi
quen t que ceux-ci se réfèrent à un type d ’action (« enlever », « enlever 
par fragm ents », « arracher »...), qui peut s’app liquer à certaines enve
loppes végétales aussi bien q u ’anim ales, de sorte que les dérivés nom i
naux qui s’y ra ttachen t présentent en général des significations

-shishuud- 
rw anda (J) -shishwâ 7 

-shishur-

écorcher
écorce
écorcher.

fruit, priver de, enlever, muer, 
perdre sa peau, changer de 
peau...
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variées. Les substantifs indépendants ont par contre une signification 
plus stable, m êm e s’ils sont affectés par les glissements sém antiques.

Bien des problèm es restent posés à propos de la p lupart des 
termes présentés, no tam m ent parce que les règles de tonalité qui 
interviennent dans la dérivation sont peu étudiées. Les descriptions 
précises qui ont été faites pour quelques langues m ontren t que la 
tonalité radicale des dérivés peut être m odifiée par l’application de 
règles telles que H H ->■ BH, m odification qui se retrouvera dans les 
dérivés formés sur le prem ier d ’entre eux. Ce processus de dérivation 
en chaîne explique sans doute bien des anom alies ou des différences 
tonales mais ne perm et pas d ’exclure les convergences. Les types 
°-pu(u), °-pucu et °-cucu sont un exemple caractéristique de la com 
plexité que peuvent présenter les rapports de dérivation.



4. CONCLUSIONS

La m atière est loin d ’être épuisée. M êm e dans les deux dom aines 
pourtan t restreints que nous avions choisi de traiter, plusieurs points 
ont été omis, tandis que d ’autres posent encore un certain  nom bre de 
problèm es. N ous avons m entionnés ces derniers au cours de l’exposé.

11 faut se rappeler que notre but n ’était pas de présenter les rela
tions sém antiques attestées en bantou mais p lu tô t de m ontrer com 
m ent elles s’organisent en tenant com pte des caractéristiques de la 
gram m aire des langues de ce groupe que constituent le système des 
classes et celui de la suffixation verbale. Ceux-ci conditionnent en 
quelque sorte le jeu  des associations et des glissements sém antiques en 
perm ettan t d ’élargir considérablem ent le cham p des significations qui 
s’élaboren t au tour d ’une racine déterm inée.

L’inventaire des procédés n ’est certes pas com plet. N ous espérons 
néanm oins que le lecteur trouvera dans les pages qui précèdent un 
certain nom bre d ’indications sur la m anière don t les relations sém an
tiques se créent et évoluent dans les langues bantoues. L’analogie y 
joue un rôle prim ordial. Elle perm et de réunir sous une dénom ination 
unique des notions qui ont un seul point com m un dans leur aspect 
(couleur, forme), leur usage ou leurs connotations sym boliques. Elle 
est aussi à la base, indirectem ent, des glissements sém antiques attestés 
pour une form e donnée. Au cours du tem ps il arrive en effet q u ’une 
association se défasse au profit de la notion secondaire qui s’y était 
ajoutée p ar analogie, tandis que le sens prem ier est reporté sur un 
autre term e, toujours sur base analogique.

Le seul procédé qui s’écarte fondam entalem ent de l’analogie est 
l’ellipse. En adop tan t pour rendre une notion un seul des term es de la 
construction, com plétive ou autre, qui l’exprim ait, on obtient une 
signification dont les rapports avec le sens initial sont fonction de la 
relation qui unissait le déterm inant au  déterm iné. D ans certains cas, 
son résultat peut se confondre avec celui d ’autres procédés. Ainsi le 
passage de « articulation du genou » à « genou » peu t apparaître 
com m e la spécialisation sém antique d ’« articulation », tandis que celui 
de « noix du dos » (=  « rein ») à « rein » peut être qualifié de m éta-
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phorique. D ans d ’autres cas par contre, le rapport ne se com prend pas 
en dehors de l’ellipse. Ainsi le passage de « doigt m âle » (=  « pouce ») 
à « pouce » ne peut pas être établi en ignorant le syntagm e initial. 
C ’est pourquoi ce type de relation, lorsqu’il est ancien, d isparaît sou
vent de la conscience du locuteur qui n ’y voit plus q u ’un cas d ’hom o
nymie.

Si les associations et les glissements sém antiques attestés dans les 
langues bantoues reposent en m ajeure partie sur deux procédés 
simples, l’analogie et l’ellipse, ceux-ci revêtent dans leur application 
concrète une m ultitude de formes dont certaines se com binent et 
s’enchevêtrent, ce qui crée une im pression de grande complexité.

Sur le plan com paratif, les nom breux sens attestés pour un thèm e 
donné dans les langues actuelles indiquent que l’évolution diffère 
dans son rythm e et dans son orientation selon les langues ou selon les 
groupes de langues. Leur observation perm et dans une certaine 
m esure de reconstituer l’histoire d ’un thèm e donné et donc de m ieux 
com prendre le jeu  complexe des relations sém antiques en bantou. 
Dans certains cas, elle conduit à reconnaître des liens anciens entre 
des notions qui paraissent m ain tenant indépendantes l’une de l’autre. 
Ceci m ontre q u ’il est difficile de se faire une idée exacte de l’organisa
tion des cham ps sém antiques sans se référer à la diachronie. Cet 
aspect est d ’au tan t plus éclairant que les langues bantoues sont, 
com m e on le sait, généalogiquem ent proches.



NOTES

[a] K. W i l l i a m s o n  e t  K . S h im iz u  [7] in d iq u e n t  q u e  M u k a r o v s k y  c o n s id è r e  q u e  
* - t im à  e s t  la  f o r m e  p r o to  N ig e r -C o n g o  p o u r  d é s ig n e r  le  « c œ u r  ».

[b ] L e  m ê m e  s y m b o lis m e  e s t  a t t r ib u é  à  - ta m a  1 4 /6  « p a n c r é a s ,  t ro i s iè m e  s e c tio n  
d e  l’in te s t in  g rê le ,  in te s t in  ( i l iu m )  ».

[c] M a lg r é  la  f r é q u e n c e  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  le s  s u b s ta n t i f s  q u i  d é s ig n e n t  d e s  p a r t ie s  
d u  c o rp s  e t le s  te rm e s  d e  lo c a l is a t io n ,  la  d i f f é r e n c e  to n a le  ( ° - b à d i  « fo ie  », ° -b â d i  
« c ô té  ») r e n d  le  r a p p r o c h e m e n t  s u s p e c t  e n t r e  « fo ie  » e t  « c ô té  ».

[d] C i to n s  e n c o r e  l’e x p re s s io n  d u  te te la  : s y  d ja  l ’o k o n g o  : « r e in  », lit t .  « l’œ il  d u  
d o s  ».

[e] D e s  c o r r e s p o n d a n c e s  d e  ° -b jn d i  « fo ie  » o n t  e n c o r e  é té  r e le v é e s  d a n s  d e u x  
la n g u e s  d e  la  z o n e  N , le  t u m b u k a  ( -v in d i 7 ) e t  le  n y a n ja  ( -w in d i 7 ), d e  s o r te  q u e  c e  
th è m e  a p p a r a î t  c o m m e  u n e  in n o v a t io n  ré g io n a le .

[ f | L e s  r a p p o r t s  e n t r e  « g r a i s s e /h u i l e  » e t  « m o e l le  » s o n t  b ie n  a t te s té s  d a n s  
d ’a u t r e s  e x p re s s io n s  te l le s  q u e  : m a  : n y i  à : m u k ù p a  « m o e lle  », lit t .  : « l’h u i le  d e  l’o s  » 
e n  lu b a - S h  (L ).

[g] C e t te  m ê m e  a s s o c ia t io n  e x is te  d a n s  les la n g u e s  m a n d e  ( c o m m u n ic a t io n  p e r s o n 
n e l le  d e  C l.  G r é g o i r e ).

[h ] L e  r a p p o r t  e n t r e  « n e r f ,  a r tè r e . . .  » e t « m o r v e  » p r é s e n te  u n  p a r a l l è le  e n  
z u lu  (S ) , o ù  n q ô n q ô  32  d é s ig n e  « le  m u c u s  q u i  s ’é c o u le  d u  n e z  » a u ss i  b ie n  q u e  « n e rf ,  
a r t è r e  » o u  e n c o r e  « l ie n  e n  é p in e  ».

[i] U n  e x e m p le  s im ila ir e  e s t  a t te s té  e n  lu b a -S h  (L )  o ù  k u s a n z a  k u  m iz ilo  s ig n if ie  
« s o u f f r i r  d e  r h u m a t is m e s  », ( -z iló  3 : « a r tè r e ,  n e rf . . .  »).

[j] L a  c o n s o n n e  s o n o r e  p e u t  r é s u l te r  d e  l’a p p l ic a t i o n  d e  la  rè g le  d e  D a h l  [8], d o n t  
le s  m a n i f e s ta t i o n s  s o n t  f r é q u e n te s  d a n s  c e t te  r é g io n  d u  d o m a in e  b a n to u .  P a r  a il le u rs ,  
l’a l t e r n a n c e  *c ( s ) / * p  (h )  c o n c o r d e  a v e c  ce  q u e  l’o n  s a i t  d e  la  d i s t r ib u t io n  d e  
° -k jp â /° c jc â ,  si c e  n ’e s t  q u e  l’a i r e  d e  c e  d e r n ie r  s ’e n  t r o u v e  p ro lo n g é e  v e rs  l’e s t.

[k] cf. - t â m b -  : 2 .5 .
[1] « D é te n t e  d e  fu s il  » e s t  a s s o c ié  à  « c o rd e  d ’a rc  » d a n s  u n  c e r ta in  n o m b r e  d e  

la n g u e s  s u r  la  b a s e  d e  l’id e n t i t é  d e  la  fo n c t io n .
[m ] L e  s e n s  d e  « f ib r e  d e  p a lm ie r  » a t te s té  e n  k o n g o  ( H )  s u g g è r e  q u e  la  f o r m e  d u  

n a n d e  ( J )  - k jn g a  11 « fil d e  r a p h ia  » p o u r r a i t  a p p a r t e n i r  à  la  m ê m e  sé r ie .
[n] A  c e  p r o p o s ,  il s e r a i t  u t i le  d e  s a v o i r  si le  th è m e  r é g io n a l  ° -c jb u  (z o n e  C )  « p o il  

d e  la  q u e u e  d e  l’é lé p h a n t  » e s t  é g a l e m e n t  a t te s té  p o u r  d é s ig n e r  « u n e  c o r d e  d ’a rc  ».



R É F É R E N C E S  B I B L IO G R A P H IQ U E S

[1 ] C o u p e z ,  A. F ichier com para tif lexical du  ban tou . — Mus. r. Afr. centr.,
T ervuren . C e fichier regroupe les travaux de  :
a) B o u r q u i n ,  W . 1923. N eue U r-B antu-W ortstäm m e. — Z e itsc h r .f . einge
borene Sprachen, Beiheft 5, Verlag von D ietrich Reim er, Berlin, 256 pp.
b )  C o u p e z ,  A. (à  paraître). B antu lexical reconstruction II. — Mus. r. Afr. 
centr., Tervuren.
c) C r a b b ,  D. W. 1962. N asal and nasalized roots in pro to  Southw est 
Bantu. — Univ. Microfilms, A nn A rbor, 143 pp.
d) G r e e n b e r g ,  J. H. 1948. The tonal system o f  Proto-B antu. — W ord 4  : 
196-208.
e )  G u t h r i e ,  M. : v o i r  [9].

f )  H o m b u r g e r ,  L. 1914 . Étude sur la phonétique  historique d u  ban tou . — 
Éd. C ham pion, Bibl. Ec. H autes É tudes, 209, Paris, 396 pp.
g )  M e e u s s e n ,  A. E. 198 0  (R eprint). B antu lexical reconstructions. — Mus. 
r. Afr. centr., Arch. Anthr. 27, Tervuren, 55 pp.
h) M e i n h o f ,  K. & V a n  W a r m e l o ,  N. 1932. In troduction  to the phono
logy o f  the Bantu languages. — D ietrich R eim er/E rnst Vohsen, Berlin, 
248 pp.
Il s’y ajoute les contributions de nom breux  collaborateurs et no tam m ent de 
M u m b a  (Inst. N at. Rech. scient., Butare), L. S t a p p e r s ,  L. P o l a k ,  

A. E. M e e u s s e n ,  R. K e r r e m a n s .

[2] K a d i m a ,  M. 1969. Le système des classes en bantou. — V ander, Leuven,
201 pp.

[3] S c h a d e b e r g ,  T. 1983. W ord form ation. — A para ître  in : M anuel du  bantou.
— Mus. r. Afr. centr., Tervuren.

[4] D o n e u x ,  J.-L. 1967. D onnées sur la classe 15 nom inale en ban tou . — In  :
A fricana Linguistica III, Ann. Mus. r. Afr. Centr., T ervuren, Sei. hum ., 61, 
pp. 1-22.

[5] M e e u s s e n ,  A. E. 1959. Essai de gram m aire rundi. — Ann. M us. r. Afr. Centr.,
T ervuren , Sér. Sei. Hom., 24, 236 pp.

[6] M e e u s s e n .  A. E. 1962. M einho fs  rule in Bantu. — African L anguage Studies,
3 :2 5 -2 9 .

[7] W i l l i a m s o n ,  K. &  S h i m i z u ,  K. (ed.) 1968. Benue-Congo com parative w ord
list. — W est A frican Ling. Soc., Univ. o f  Ibadan , Ibadan, 2 vol., 473 pp.

[8] B e n n e t t ,  P . R. 1967. D ah l’s law  in Thagicû. — A frican Language Studies, 8  :
127-159.

[9] G u t h r i e ,  M. 1967, 1970, 1971. C om parative Bantu. — G regg In ternational
Publishers LTD , 1 W estm ead, F arnborough , vol. 1, 143 p p .;  vol. 2, 
180 pp. ; vol. 3, 326 pp. ; vol. 4, 248 pp.



78 L E S R E L A T IO N S  S É M A N T IQ U E S

Zone A :

duala A 24 :
H e lm lin g e r ,  P. 1972. Dictionnaire duala-français, suivi d ’un lexique français- 

duala. — Klincksieck, Langues et Litt. Afr. noire, 9, Paris, xxi +  665 pp.
I t t m a n n , J. 1976. W örterbuch der Duala-Sprache (Kamerun). — Dietrich Reimer, 

Afrika und Übersee, Beiheft 30, Berlin, xxvn +  675 pp.

kombe A 33 :
F e rn a n d e z , L. 1951. Diccionario espanol-kombè. — Instituto de Estudios Africa- 

nos, Madrid, 541 pp.

nen A 44 :
D u g a s t ,  I. 1967. Lexique de la langue tunen. — Klincksieck, Langues et Litt. Afr. 

noire, 2, Paris, xxn +  235 pp.

ewondo A 72 :
Heepe, M. 1926. Jaunde W örterbuch. — Kommissionsverlag L. Friederichsen & 

Co. Hamburgische Univ. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde. 
22, Reihe B.. 12, Hamburg, xiv +  257 pp.

N ekes, P. H. 1911. Lehrbuch der Jaunde-Sprache. — Georg Reimer, Lehrbücher 
des Seminars für Orientalische Sprachen, 26, Berlin, 303 pp.

T s a la ,  Th. sd. Dictionnaire ewondo-français. — Emm. Vitte, Lyon, xxxi + 716 pp.

bajele  A 81 :
R e n a u d , P. 1976. Description phonologique et éléments de morphologie nominale 

d ’une langue des Pygmées du Sud-Cameroun : les Bajele (Bipindi). — Univ. 
Paris III, Inst. Et. ling, et phon., Thèse de doctorat, Paris, 375 pp.

Zone B :
Isogo B 31 :
M a rc h a l-N a s s e , C. 1979. Esquisse de la langue tsogo : phonologie et morpholo

gie. — M ém. licence, Univ. Libre de Bruxelles, Bruxelles, 201 pp.
W a lk e r ,  A. 1934. Dictionnaire getsogo-français. — Manuscrit, 237 pp.

punu B 43 :
Bo n n e a u , J. 1956. Gram m aire pounoue et lexique pounou-français. — Imprimerie 

Charité, Mém. Inst. Ét. Centrafricaines Brazzaville, 8, Montpellier, 177 p.
N su k a -N k u ts i  (ed.). 1980. Éléments de description du punu. — Univ. Lyon II, 

Centre Rech. Ling, et Sém., Lyon, 247 pp.

dumu B 63 :
B it o n , A. 1907. Dictionnaire français-ndumu et ndumu-français, précédé d ’élé

ments de grammaire. — Mission Catholique, Franceville, xxxn + 95 pp.

fum u  B 70 :
C a l l o c ’h. J. 1911. Vocabulaire français-ifumu (Batéké), précédé d ’éléments de 

grammaire. — Paul Geuthner, Paris, iv  +  346 pp.
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buma B 74 :
H o c h e g g e r ,  H. 1972. Dictionnaire buma-français avec un aperçu grammatical. — 

Publication CEEBA, branche de l’Inst. Anthropos, série 3 (3), Bandundu, 
VI + 236 pp.

yanzi B 85 :
S w a r te n b ro e c k x , P. 1948. Dictionnaire kiyansi ou kiyey, langage des Bayansi ou 

Bayey du territoire de Banningville (District du lac Léopold II) au Congo 
Belge. — (Polycopié), Bruxelles, Vol. 1, 189 pp. ; Vol. 2, 109 pp.

dzing B 86 :
M e rte n s , J. 1939. Dictionnaire idzing-français suivi d ’un aide-mémoire français- 

idzing. — Mém. Inst. r. colon, belge, Cl. Sei. mor. polit., in-8°, 4 (3), Bruxelles, 
240 pp.

Zone C :

leke C 00 :
Soky M a n to le y ,  J. 1981. Lexique leke. — M us. r. Afr. C entr., T ervuren.

binza C 30 :
H e d b o rg , M. 1912. Vocabulaire français-mabinza et mabinza-français. — Impr. 

Monnom, Bruxelles, 24 pp.

bobangi C 32 :
W h ite h e a d , J. 1899. G ram m ar and dictionary of the Bobangi Language. — Bap

tist Miss. Soc. & Kegan Paul, Trench, Trübner & LTD, London, xix +  499 p.

ntomba C 35 :
M am et, M. 1955. La langue ntom ba telle qu’elle est parlée au lac Tum ba et dans 

la région avoisinante (Afrique centrale). — Ann. Mus. r. Afr. centr., Tervuren, 
Sei. hum., 11, 377 pp.

bolia C 35 :
M am et, M. 1960. Le langage des Bolia (lac Léopold II). — Ann. Mus. r. Afr. 

centr., Tervuren, Sei. hum., 33, 263 pp.

lingala C 36 :
V an  E v e rb ro e c k , R. 1956. Lingala woordenboek, Lingala-Nederlands, Neder- 

lands-Lingala. — Scheut Edities, Bruxelles, 444 pp.
G u th r i e ,  M. 1951. Grammaire et dictionnaire de lingala, avec un manuel de 

conversation français-lingala. — Libr. Évangélique au Congo, Léopoldville, 
2e éd., x + 190 pp.

ngombe C 41 :
R o o d , N. 1958. Ngombe-Nederlands-Frans woordenboek. — Ann. Mus. r. Afr. 

centr., Tervuren, Sei. hum., 27, x l v i i i  + 414 pp.

mongo C 61 :
H u l s t a e r t ,  G. 1952. Dictionnaire français-lomongo. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 

Tervuren Ling., 2, 466 pp.
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H u l s t a e r t , G. 1957. Dictionnaire lomongo-français. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 
Tervuren, Ling., 16, 2 vol., 1949 pp.

ombo C 69 :
M eeu ssen , A. E. 1952. Esquisse de la langue ombo. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 

Tervuren, Ling., 4, 44 pp.

tetela C 71 :
H a g e n d o re n s ,  J. 1956. Dictionnaire français-otetela. — Mission catholique, 

Tshumbe, xi +  386 pp.
H a g e n d o r e n s , J. 1957. Dictionnaire otetela-français. — Mission Catholique, 

Tshumbe, 528 pp.
H a g e n d o re n s ,  J. 1975. Dictionnaire otetela-français. — Publ. CEEBA, branche de 

l’institut Anthropos, série 3 (5), Bandundu, 419 pp.

bushong C 85 :
V a n s in a , J. 1959. Esquisse de grammaire bushong. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 

Tervuren, Ling., 23, 108 pp.

Zone D :

lengola D 12 :
Sta p p e r s , L. 1971. Esquisse de la langue lengola. — In : Africana Linguistica, 5, 

Ann. Mus. r. Afr. Centr., Tervuren, Ling., 72, pp. 257-307.

mituku  D 13 :
Sta p p e r s , L. 1973. Esquisse de la langue mituku. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 

Tervuren, Ling., 80, 91 pp.

enya D 14 :
Sp a , J. 1975. Vocabulaire enya. — In : Africana Linguistica 6, Ann. Mus. r. Afr. 

centr., Tervuren, Ling., 88, pp. 159-185.

binja-S D 26 :
H e n in , R. s.d. Kizimba. — Manuscrit, 214 pp.

holoholo D 28 :
C o u p e z , A. 1955. Esquisse de la langue holoholo. — Ann. Mus. r. Afr. centr., 

Tervuren, Ling., 12, 161 pp.

bira D 32 :
B r is s o n , R. s.d. Vocabulaire bira. — Manuscrit, 144 +  27 pp.

bodo D 35 :
Bokula, F.-X. 1966. Éléments de grammaire et de vocabulaire bodo. — Mém. 

licence, Univ. Lovanium, 89 pp.

Zone E :

gikuyu  E 51 :
B e n s o n , T. G. 1964. Kikuyu-English dictionary. — Univ. Press, Oxford, 562 pp.
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kam ba  E 55 :
M b it i , J. S. 1959. E nglish-K am ba vocabulary. — East A frican L iterature Bureau, 

Eagle Language Study series, N airobi, 52 pp.

caga E 62 :
M u l l e r ,  E. 1947. W örterbuch der D jaga-Sprache (M adjam e-M undart). — Eckardt 

& M esstorff, Beihefte zur Zeilschr. f .  eingeborene Sprachen, H am burg, 25, 
55 +  411 pp.

Zone F :
sukum a  F  21 :
R ic h a r d s o n , I. &  M a n n , W. M . 1966. A vocabulary  o f  sukum a. — African Lan

guage Studies, 7 :  1-79.

nyam wezi F  22 :
D a h l ,  E. 1915. N yam w ezi W örterbuch. — Abhandi. hamburg. Kolonialinstituts, 25, 

Reihe B, 15, L. Friederichsen & Co, H am burg, 696 pp.

sumbwa F  23 :
C a p u s , A. 1901. D ictionnaire shisum bw a-français. — Im pr. Belin Fr., Saint-C loud, 

147 pp.

Zone G :

shambala G  23 :
G leiss , F. 1912. W örterbuch Scham bala-D eutsch und D eutsch-Scham bala. — 

D ruck und  K om m issionsverlag G eorg R eim er, Arch. f .  d. Stud, deutsch. Kolo
nialsprachen, 13, Berlin, x  +  134 pp.

L a n g h e in r ic h , F. 1921. Scham bala-W örterbuch. — Abhandi. hamburg. Kolo
nialinstituts, 4 3 , R eihe B, 23, L. Friederichsen & Co., 502  p p .

swahili G  42 :
S a c le u x , Ch. 1939, 1941. D ictionnaire swahili-français. — U niv. Paris, Trav. et 

Mém. Inst. Ethnologie, 3 6 , 3 7 , Paris, 1114 pp.
Sa c l e u x , Ch. 1949. D ictionnaire français-swahili. — Univ. Paris, Trav. et Mém. 

Inst. Ethnologie, 54, Paris, 755 pp.

kinga  G  65 :
W o l f f , R. 1905. G ram m atik  der K inga-Sprache. — K om m issionsverlag G eorg 

R eim er, Arch. f .  d. Stud, deutsch. Kolonialsprachen, 3, Berlin, v m  +  243 pp.

Zone H  :

Kongo  H 16 b :
L a m a n , K. E. 1936. D ictionnaire kikongo-français, avec une étude phonétique 

décrivant les dialectes les plus im portants. — Mém. Inst. r. colon, belge, Cl. Sei. 
m or. polit., in-8°, 2, Bruxelles, x c iv  + 1 1 8 3  pp.

kongo d. laadi H 16f :
Ja c q u o t , A. 1974. Lexique laadi (koongo). — Off. Rech, scient, et techn. O utre- 

M er, Libreville, 2 vol., 496 pp.
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kongo San-Salvador H 16k :
Be n t l e y , W. H. 1887. D ictionary and gram m ar o f  the K ongo language. — Baptist 

Mis. Soc. & T rü b n er & Co., London, xx iv  +  719 pp.
Be n t l e y , W. H. 1895. A ppendix  to the dictionary  and g ram m ar o f  the K ongo 

Language. — Baptist Mis. Soc. & Kegan Paul, T rench, T rübner & Co LTD, 
London, v n  +  721-1052 pp.

mbundu-N  H 21

d a  Sil v a  M a ia , A. (ed.) 1961. D icionario com plem entar P ortugues-K im bundu- 
K ikongo. — C ucujaes, x n  +  658 pp.

yaka  H 31 :
R u t t e n b e r g , P. 1971. Lexique yaka-français, français-yaka. — K inshasa, 343 pp. 

(m anuscrit).

Zone J :

nyoro J 11 - nkore  J 13 :
D a v is , M. B. 1952. A L unyoro-Lunyankole-English and English-L unyoro-L unyan- 

kole dictionary. — U ganda Book Shop, K am pala ; M acm illan and  Co, London, 
xi +  332 pp.

T a y l o r , C. 1959. A sim plified R unyankore-R ukiga-E nglish and English-R unyan- 
kore dictionary. — East A frican L iterature Bureau, Eagle Language Study 
Series, N airobi, K am pala, D ar es Salaam , x x ii +  207 pp.

ganda  J 15 :
M u l ir a , E. M . K. & N d a w u l a , E. G . M . 1952. A L uganda-E nglish and  English- 

Luganda dictionary. — Soc. for Prom oting C hristian  K now ledge, London. 
XV +  233 pp.

Sn o x a l l , R. A. 1967. Luganda-English dictionary, w ith an  in troduction  on the 
tonal system by T u c k e r ,  A. N . — Univ. Press, O xford, x x x v i  +  357 pp.

haya  J 22 :

B y a r u s h e n g o , E. R. 1977. W ord list. — In  : H aya gram m atical structure. Southern  
Calif, occasional Pap. in Linguist., 6 : 205-213.

kerebe J 24 :
H u r e l ,  E. 1909. La langue kikerebe. — Mitteil. d. Sem inars f.orient. Sprachen, 12 : 

1-113.

masaba  J 31 :
S ie rts e m a , B. 1981. M asaba w ord list. English-M asaba, M asaba-English. — Mus. 

r. Afr. centr., T ervuren, A rch. A nthr., 28, x x i i i  +  225 pp.

bukusu  J 31c :
d e  Bl o is , K. F. 1975. Bukusu generative phonology and  aspects o f  B antu structure.

— Ann. Mus. r. A fr. Centr., T ervuren, Ling., 85, x iv  +  232 pp.

nande J 42 :
K a v u t ir w a k i  K a m b a l e  1978. N ande-français, lexique, français-nande. — Seer. 

G én . Épiscopat du  Zaïre, K inshasa-G om be, 161 pp.
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shi J 53 :
Po l a k -B y n o n , L. 1978. Lexique shi-français suivi d ’un  index français-shi. — Ann. 

Mus. r. Afr. centr., T ervuren, Ling. 94, 112 pp.

rwanda J 61 :
C o u p e z , A . (à paraître). D ictionnaire rw anda-français.

rundi J 62 :
R o d e g e m , F. M. 1970. D ictionnaire rundi-français. — Ann. Mus. r. A fr. centr., 

T ervuren, Ling., 69, 644 pp.

Zone K :

ciokwe  K 11 :
M a c  Ja n n e t , M. B. 1949. Chokwe-English dictionary  and g ram m ar lessons. — 

M issao da Biula, Vila Luso (Angola), 105 +  91 pp.

Iwena K 14 :
H o r t o n , A. E. 1953. A dictionary  o f  Luvale. — R ahn  Brothers Print. & Lithogr., 

El M onte (C alifornia, USA), 434 pp.
W h it e , C. M. N. 1944. A lwena-English vocabulary. — Lovedale Press, Baiovale, 

48 pp.

lunda K 22 :
W h it e , C. M. N . 1957, ed. 2. A Lunda-English vocabulary. —  U niv. o f  London 

Press & Publ. Bureau, Lusaka & Blantyre, 80 pp.

mbala K 21 :
N d o l o , P. & M a l a s i, F. 1972. V ocabulaire m bala. — M us. r. Afr. centr., T ervu

ren, Arch. Anthr., 18, 121 pp.

pende K 52 :
G r if f in , V. W. 1937. D ictionary o f  the Pende language. — M anuscrit, M ukedi, 

84 pp.
G u s im a n a , B. 1972. D ictionnaire pende-français. — Publication CEEBA, branche 

de l’lnst. A nthropos, sér. 3, 1, B andundu, 236 pp.

Zone L :

kele  L 21 :
K a m b a  M u z e n g a , J. G . 1980. Esquisse de la gram m aire  kete. — Ann. Mus. r. A fr. 

centr., T ervuren, Sei. hum ., 104, ix +  259 pp.

songye L 23 :
St a p p e r s , L. s.d. Lexique kisongye-français. —  T ervuren (m anuscrit).

bangubangu L 27 :
M eeussen , A. E. 1954. Linguistische schets van het B angubangu. — Ann. Mus. r. 

Afr. centr., T ervuren, Ling., 5, 53 pp.

luba-Ks L 3 la  :
D e c le r c q , A. & W il l e m s , E. 1960. D ictionnaire tshiluba. — Soc. M issionnaire St- 

Paul, Léopoldville, 2 ' éd., 392 pp.
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luba-Sh L 33 :

Van  A vermaet, E, 1954. D ictionnaire kiluba-français. — Ann. Mus. r. A fr. centr., 
T ervuren , Ling. 7, 838 pp.

hem bà  L 33 :

Va n derm eiren , J. 1913. V ocabulaire k iluba-hem ba et vocabula ire français-kiluba- 
hem ba. — M inistère des Colonies, Bruxelles, 1046 pp.

sanga L 41 :

Bo u r d o n n ec , P. & C o u pez , A. 1968. Fichier du  d ictionnaire  sanga. — T ervuren 
(m anuscrit).

kaonde  L 41 :

Bro u g h a ll  W oo ds, R. E. 1924. A short in troductory  d ictionary  o f  the kaonde 
language w ith E nglish-kaonde appendix . — Religious tract Society, London, 
234 pp.

Zone M :

safwa M 25 :
Voorhoeve, J. s.d. A  g ram m ar o f  safwa. — Leiden, (m anuscrit).

nyakyusa  M 31 :

M w a n g o k a , N. & Voorhoeve, J. s.d. C ursus K i-N yakyusa. — L eiden (m anus
crit).

tabwa M 41 :
Van  A cker, A. 1907. D ictionnaire kitabw a-français et français-kitabw a. — Mus. 

de T ervueren, Ann. Mus. Congo, T ervueren, E thn., série 5, Ling., 170 pp.

bemba  M 42 :

T he W h ite  F athers. 1954 (ed. 2). Bem ba-English d ictionary. — Longm ans, 
G reen  & Co, N orthern  R hodesia and N yasaland  jo in t Publications B ureau, 
C ape Town, 1505 pp.

bisa M 51 :

M ad an , A. C. 1906. W isa handbook. — Univ. Press, O xford, 136 pp.

lamba  M 54 :
D oke, C. M. 1933. English-L am ba vocabulary. — W itw atersrand Univ. Press, 

Johannesburg , 134 pp.

lenje M  61, ila M 63, tonga  M  64 :
T or ren d , J. 1967. A n E nglish-vernacular d ictionary o f  the B antu-B otatw e dialects 

o f  N orthern  R hodesia. — G regg Press, F am borough , ed. 2, xi +  649 pp.
Sm ith , E. W. 1907. A  handbook  o f  the Ila language. — O xford Univ. Press, L on

don, XII +  486 pp.

Zone N  :

tonga  N  15, tum buka  N  21 :
T u r n er , W. Y. 1952. T um buka-T onga-English  d ictionary. — H etherw ick Press, 

C hurch  o f  Scotland Mission, Blantyre, 284 pp.
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nyanja  N  31 :
D em olin , D. 1983. É lém ents de description du  nyanja. (Langue ban toue  de 

zone N ). — M ém . licence, Univ. L ibre de Bruxelles, Bruxelles, x iv  +  202 pp.
M issionaries da  C om panhia de Jesus. 1963. D icionario cinyanja-português. — 

Ju n ta  de Investigaçoes do U ltram ar, Lisboa, x x v  +  291 pp.
M issionarios da C om panhia de Jesus. 1964. D icionario português-cinyanja. — 

Ju n ta  de  Investigaçoes do U ltram ar, Lisboa, xx iii +  266 pp.

Zone P  :

yao  P 21 :
San derso n , G. M. 1922, (ed. 2). A Y ao gram m ar. — Soc. for Prom oting C hristian 

K now ledge, London, x ii +  211 pp.
V ian a , M. J. 1961. Mem. Inst. Invest, cient. Mozambique, Lourenço M arques, 3, 

172 pp.

Zone R :

m bundu-S  R 11 :
Lopes, C. 1966. O lum bali do d istrito  do  M oçam edes. — Bol. Inst. Invest, cient. 

Angola, L uanda, 3 (1 ) , 123 pp.

kw anyam a  R 21 :
T obias, G . W. R. & T urvey , B. H. C. 1954. E nglish-K w anyam a dictionary. — In  : 

D oke, C. M. (ed.). Bantu Lexicographical Archives 1, W itw atersrand Univ. 
Press, Johannesburg , 199 pp.

T urvey, B. H. C. 1977. K w anyam a-English D ictionary. — W. Z im m erm ann , M. A. 
& G . B. T a a po pi, D ep. o f  B antu E ducation, W itw atersrand U niv. Press, Jo h an 
nesburg, xviii +  162 pp.

herero R 31 :
I r l e ,  J. 1917. D eutsch-H erero  W örterbuch. — Abhandl. hamburg. Kolonialinstituts, 

32, Reihe B, 18, L. Friederichsen & Co., H am burg, 455 pp.

herero R 31, ndonga  R 22 :
Brin ck er , H. 1886. W örterbuch und K urzgefässte G ram m atik  des O tji-herero m it 

Beifügung verw andter A usdrücke und Form en des O shi-N donga-O tji-A m bo. — 
G regg Press, Leipzig, 351 +  31 pp.

Zone S :

shona  S 10 :
Biehler , E. 1950. A Shona dictionary w ith an outline Shona gram m ar. — The 

Jesu it Fathers, Salisbury, xi +  337 pp.
H a n n a n , M. 1974, (ed. 2). S tandard  Shona dictionary. — R hodesia L iterature 

B ureau, Salisbury, xx ii +  996 pp.

venda S 21 :
Van  W arm elo , N. J. 1937. Tshivenda-English dictionary. — U nion o f  South 

Africa by the G overnm en t P rin ter (E thn. Publ. VI), Pretoria, 345 pp.
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E n d e m a n n , K. 1911. W örterbuch der Sotho-Sprache. — Abhandl. hamburg. Kolo
nialinstituts, 7, R eihe B, 4, L. F riederichsen & Co., H am burg , 727 pp. 

Z ie r v o g e l , D . &  M o k g o k o n g , P. C. 1975. G roo t N oord-Sotho w oordeboek. — 
J. L. V an Schaik & Univ. Suid-Afrika, Pretoria, 128 +  1536 pp.

zulu  S 42 :
D o k e , C. M . &  V il a k a z i , B. M . 1948. Zulu-English dictionary. — W itw atersrand 

U niv. Press, Johannesburg , x x v i +  903 pp.
D o k e , C. M ., M a l c o l m , D . & S ik a k a n a , J. M . A. 1958. English-Zulu dictionary.

— W itw atersrand Univ. Press, Johannesburg , x n  +  572 pp.

sotho-N  S 32 :

A N N E X E  B I B L I O G R A P H I Q U E

Les ouvrages suivants con tiennent un certain nom bre d ’inform ations relatives
aux associations sém antiques.

A n g en o t-Bastin , Y. 1977. Les mots pou r « tou t » et « seul » dans les langues 
bantoues. — A fricana Linguistica, 7, Ann. Mus. r. A fr. centr., T ervuren , Sei. 
hum . 90, pp. 1-56.

Bastin , Y. 1975. « M êm e » dans les langues bantoues. — A fricana L inguistica, 6, 
Ann. Mus. r. A fr. centr., T ervuren, Sei. hum . 86, pp. 1-39.

Byn on -Polak , L. 1965. L’expression des ord inaux  dans les langues bantoues. — 
A fricana Linguistica, 2, Ann. Mus. r. Afr. centr., T ervuren, Sei. hum ., 55, 
pp. 127-160.

C oupez, A. 1978. Linguistic taboo concerning cattle am ong the interlacustrine 
Bantu. — In  : B aum bach, E. J. M. (ed.), Second A frica Languages Congress o f 
UN ISA , Univ. South Africa, Pretoria, pp. 217-229.

G rég o ire , Cl. 1975. Les locatifs en bantou. — Ann. Mus. r. A fr. centr., T ervuren, 
Sei. hum . 83, 373 p.

G rég o ire , Cl. 1976. Le cham p sém antique du thèm e *-banja. — African Lan
guages — Langues A fricaines 2 : 1-13.

H ulstaert, G . 1974. G auche et dro ite  dans les dialectes mongo. — Orbis. 23 : 
316-327.

K adim a . M. 1967. Le thèm e pour « au tre  » dans les langues bantoues. — In : 
A fricana Linguistica, 3, Ann. Mus. r. Afr. centr., T ervuren , Sei. hum ., 61, pp. 23- 
37.

K ah in d o  Lu fu n g u la  M uhesi. 1977? Les changem ents phonologiques et sém an
tiques du  nande à partir du  pro to-ban tou . — C entre  de linguistique théorique 
et app liquée (A fricanistique 6), L ubum bashi, pp. 12-60.

K amba-M u zen g a , J. G. 1984. Les mots ban tou  pou r « h ier » et « dem ain  ». — In  : 
A fricana Linguistica 10, Ann. Mus. r. Afr. centr.. Sei. hum ., T ervuren.

N suka-N k u tsi, F. & de M aret, P. 1980. É tude com parative de quelques term es 
m étallurgiques dans les langues bantoues. — In  : Actes du  C olloque intern, du 
C entre  N at. Rech. scient. (Viviers, 4-16 avril 1977), Soc. Ét. Ling. A nthr. de 
F rance, n° spécial, 9***, pp. 731-742.
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