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0lntroduction
Cet article est une étude synchronique et diachronique de la

phonologie et la morphophonologie de la langue nizqa.t- 
Cette étude se base sur des travaux accomplis à Galim de sep-

tembre 1983 à juin 1984.2 Mon informateur principal était M.
Hamadicko Daniel (HO).¡ Pour montrer quelques différences entre
les générations, j'ai inclus quelques formes d'un autre informateur:
M. Gadji (G).4

Il n'existe pas de description de la langue nizaa. Cet article-ci
constitue la première analyses linguistique de cette langue.

0.1 Le peuple nizaa
La langue nizaa (nizoil dans I'orthographe nizaa) est parlée par

une population d'environ l0 000 personnes (cf. Grimes 1988, p.
187); dont ta majorité habite le district de Galim, arrondissement de
Tignère, département de Mayo-et-Déo, province de I'Adamaoua,
Cameroun. Plus exactement on peut délimiter le pays nizaa ainsi:
Le coin nord-est est la montagne Hosséré Djinga, 15 km vers l'est
du village Tignère. De Hosséré Djinga la frontière septentrionale
s'étend directement vers I'ouest à travers les montagnes de Tchabal
Mbabo jusqu'à la frontière nigérienne, soit une distance d'environ
100 km. Lá frontière orientale s'étend de Hosséré Djinga vers le
sud via le village Minim (30 km vers I'est du village Doualayel)
jusqu'au village Djombi, à une distance de 80 km. La frontière mé--ridiõnale 

s'étend <ie Djombi vers le nord-ouest jusqu'à la frontière
nigérienne. Vraisemblablement il n'y a pas des Nizaas au Nigéria,
mais la question n'est pas définitivement déterminée.

Il y r aussi d'autres groupes ethniques dans le pays nizaa, en
particulier des Peuls, des Haoussas, des Kanouris, des Tchambas, des
Mboums, des Gbayas et des Voutés.

La plupart des Nizaas sont des cultivateurs. Ils cultivent particu-
lièrement des ignames (6ám), des maniocs (bámcún), des patates

douces (dà4, mugtag), du maïs (lugr)$), du mil (léw), des makabos
(kukùr, màkàbò);des arachides (masrg'), des melons (daï), et des

bananes (kondo4', kpenderg). Leurs fermes ne sont généralement
pas assemblées dans des villages. Ils n'ont pas d'animaux do-
mestiques, sauf des poules et des canards.

La hourriture principale des Nizaas est le couscous (pâte de fa-
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rine cuite, de solgho, de mil, de manioc, etc.) (cii), qui est mangé
avec une sauce (d{q).

La majorité des Nizaas sont des musulmans nominalement, mais
i! y a aussi quelques chrétiens. Dans la réligion traditionnelle des
Nizaas le culte des ancêtres joue un grand-rôle. L'événement le
pþs important dans la religion traditionnelle est La Fête Nizaa (La
Fête des Tombeaux, Mvúrì), qui est traditionnellement célébiée
pendant une semaine en février, quand le vin des tombeaux
(mvúrì) a fermenté. Le premier jouf de La Fête Nizaa on se re-
cueille sur les tombeaux des anciens chefs situés sur la montagne
Jnn', p1!s du village Galim. On a aussi La Fête des Esprits de pún-
tation (Mvújèè) (qui dure un jour, en mai), La Fête des Ancêtres
(Mvúj44) (un à sept jours de durée, en octobre) et La Fêre des
Esprits de la Forge (Mvúrèw) (un à sept jours de durée). Toutes les
fêtes tirent leur nom du vin qui est faifpour chacune d'entre elles.

Le peuple nizaa est composé de différents clans, comme nàw
6on, coorì, maqnìr_mgbçç,-sugbàm, !ov{r zew, nàw yara', nzql-
tag',et_nàwtibera'. Chaque clan a un animál sacré, qui dans le pasõé
mythologique a aidé les membres du clan dans une situatión de
crise, et que !e¡ membres du clan ne tuent pas et ne mangent pas.

. Selon les légendes les Nizaas sont venus de Bibémi, un village
situé vers l'est de la ville Garoua dans la province Nord du Camé-
roun, au commencement du XIX-ième siècle. Un Nizaa de Galim,
M. Amadou Simon, m'a informé qu'il a visité le village Bibémi, où
il a trouvé des habitants qui s'appellent des Nyemnyéms, mais qui
ne comprennent pas la langue nizaa/nyemnyem.6

0.2 Le nom de lalangue
Le nizaa est aussi connu comme nyemnyem, nyamnyam, niam-

4o.*, nj,9ry1j.em, jemjem, suga, ssuga, þalim 
-et 

mengaka: cf.
Grimes (1988).

Nizòò, qui est la dénomination traditionelle pour une personne
appartenante au groupe ethnique nizaa, est un mot dont le sens est
inconnu, même si ni- probablement signifie "personne", comme
la forme_indépendante nìì; cf. par exemple ni6èi "peul" (ni- ,,per-

sonne",_ ôèr, ."rouge, clair"). La langue 
-elle-même 

s'appeile nyanì
nízodl.(Tyani "lan-gu^e"; cf. .nyin "parler"). En françaìi il est pra-
tique d'introduire la forme nizaa.

. !'pemnleln, nyamnyam, niamniam, njemnjem et jemjem ont pro-
bablement.leur.origine dans le mot péjoratif fouiforitOé nyaam-
nyaamjo "cannibale" ou (selon Zubko 1980) aussi "sorcier,'. La
forme correcte nizaa est nyemnyem: nyanì nyémnyem "la langue
nyemnyem". Il faut ajouter qve nyamnyamlnyemnyeml niamniãml
namnamlyeUlem est un "ethnonyme" commun en Afrique. On
donne aussi ce nom par exemple aux Azandés de la Répìblique
Centrafricaine.

_.S.ugalssuga est_probablement le mot pèrè (koutine) súgò ',non-
Pèrè"; cf. Raen 1981:84. Pèrè est une lañgue adamaoua pãrlée par

29



les voisins du peuple nizaa vers le nord.
Galim est le nom du village principal de la terre Íizaa, où réside

le wan'("chef, roi") nizaa. La forme nizaa est Gàlím.
La forme mengaka est inconnue par cet auteur.
Grimes (1984) maintient incorrectement que "Suga (Nyam-

nyam, Jemjem, Njemnjem, Ssuga)" et "Galim" sont deux langues
différentes, parlées "southwest of Tignere, North Province" et
"around Galim, south of Tignere" respectivement. Dans Grimes
(1988) cette erreur est corrigée.

0.3 C las s ific atio n g é netique
Westermann et Bryan (195211970, p. 145) mentionnentle nizaa

(comme deux langues, "galim" et "suga") etle vouté (= vute, bu-
te, babute, etc.) dans "Section VIII: Isolated Language Groups or
Units (Non-Class Languages) of Nigeria and the Cameroons":

"According to Tessmann the following speak dialects related to
VUTE:

'Galim', among the MBUM:
SUGA (SSUGA, JEMJEM, NJEMNJEII), on River Gendero."

"Tessmann" se réfère à Tessmann (1932), qui semble être I'in-
stigateur de I'idée que"galim" et "suga" sont deux langues diffé-
rentes.

En fait, I'assertion que les "Galim" et les "Suga" (c.-à-d. les
Nizaas) "parlent des dialectes apparentées à ['unité isolée]
VOUTE" ("speak dialects related to lthe isolated unit] VUTE")
est apparemment la seule mention dans la littérature de la parenté
possible du nizaa. Par conséquent, nous allons étudier le déve-
loppement de la classification du vouté, en admettant que cette clas-
sification conceme aussi le nizaa.

Grimes (1988) donne les renseignements suivants sur la langue
vouté:

"VUTE [...] 30,000 in Cameroon (1986 EELC); 1,000 or fewer in
Nigeria (1973 SIL); 31,000 total. Northeastem Mbam Division and
Near Nanga-Eboko and Mbandjok, Upper Senaga Division, Center
Province; Mayo-Banyo and Djerem divisions (near Tibati and
Banyo), Adamawa Province; some in western Lom and Djerem
Division, East Province. Also in Nigeria. Niger-Kordofanian, Niger-
Congo, Benue-Congo, Bantoid, Non-Bantu, Mambila-Vute."

Richardson (1957, p. 76) reprend le postulat de Westermann &
Bryan (ibid.), sur la position isolée du vouté - et, par conséquence,
on peut probablement ajouter, du nizaa:

"WUTÉ is a language of Cameroun which seems unrelated to any
of those investigated."
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S:lon G_reenberg (1963, p. 9) les langues "Tiv, Bitare, Batu, Ndo_
ro, Bute, Bqntul' ("Bute" = vouté) conltituent la branche bantoi:de
de la sous-famille Bén9ué-c_onsg -!e la famille Niger-congo. Ce
demier. aute-ur présente 

-( 
I 955, p. t o¡ des arguments þour incïure te

vouté dans la branche bantoidè, et il note Ia similaiité entre deux
suffixes du vouté et deux préfîxes du bantou:

(a) Le suffixe du pluriel -b du vouté ressemble au préfixe *bà-
dela classe-2 (pluriel des pers.onnes) du bantou. cf. voïté ndr þr.nùb) "être humain; personne" et pioto-bantou *mò-niO tpi. -Èã-
ntò) "personne".7

(b) Le suffixe -m du vouté ressemble au préfixe *mà- de la
classe 6a (des liquides et des masses) du bantoü. cf. vouté Lrnirn-m
"huile" et proto-bantou *mà-kútà,¡huile,'.

Alors que -b g.st un suffixe du pluriel très commun en vouté (cf.
par exemple 6dr "cuisse", pl. Q!ib, vug "æuf', pl. vugnub), en
nizaa on ne le trouve que dañs nìì "être liumain,'pèrsonné", pt.'new
< *nì-bà.
Le suffixe -m est commun en nizaa dans des mots qui dénotent des
liqui_des et des masses, cf. par exemple kúm "huilè, grâisiL-", nimttgautt.

Dans williamson (1971) les langues bantoi:des non-bantoues
sont partagées en deux groupes:

a. Le groupe mambila-vouté:
Mambila, kamkam (bungnu), tep, magu, kila, ndoro, gandua,

vouté.
b. Le groupe tiv-batu:
Tiv, becheve, balegete, bitare, abõ, batu.

- Greenberg (1974)_adopte la classificarion de williamson (ibid.).
Le terme Bantoide I regroupe les langues bantoues atôrJ ì¡ue rê
terme Bantoide II regroupe les languès bantoides non-bantoues.
.Qyqry au groupe mambila-vouté il le-classifie sous .,languéi-mam-
biloides" et_le groupe tiv-batu sous ,,langues tivoides.,,u-

Bennett & sterk (1977) partage les lãngues bantoides en deux
groupes: (i)_þ! 

Lung..g..q mambiloides (= les langues mambiloides de
Ureenberg 1274), (ii) llll.angues å¿n (= Bantõide I + les langues
tivoides de Greenberg 1974).

_ Il.n'existe- pas de_ raisons importantes pour adopter les classi-
fications ci-dessus. Les rapporti entre les^langues t'mambilóides"
n'ont pas été étudiés sys.tématiquement avec ães méthodes-géné-
ralement reconnues en linguis.iique comparée et oiacnrõnique.
Toutes les conclusions sont fondées sur des'comparaisons tèiicätes
superficiellesj cf. par ex. la méthode de "masi compariJon" de
Greenberg (1963, p. t-S).

Dans Endresen l99l) sont examinées les correspondences pho-
nologiques régulières entre le nizaa et le proto-ba¡itou. Au moyen

37



des changements phonologiques réguliers on peut dériver les mots
nizaa qui ont un équivalent étymologique certain dans le proto-
bantou.s

L'acceptation de la conclusion que le nizaa est une langue
bantoue a cependant des conséquences dramatiques pour la
classification "classique" de Greenberg (1963) des langues
bantoides. Peut-être faut-il abandonner la distinction entre les
langues bantoues et les langues non-bantoues dans la branche
bantoide.

I La strucrure de la syllabe
1.1 Les principaux types de syllabe

Les principaux types de syllabe sont:

(1.1)
a. CV
b. cvv
c. CVC

ci v. "tomber'e bá v. "faire du levain avec du mil"
cii v. "déplacer" 6aa v. "griller, rôtir (O: mai's)"
cim v. "sauter" 6á9 v. "égorger"

Ce n'est que I'auxiliaire a qui a une structure syllabique différente,
c'est-à-dire V.

La majorité des racines nizaa sont monosyllabiques.

1.2 Les types de syllabe et les parties du discours
En nizaa on trouve des verbes monosyllabiques avec tous les

trois types de syllabe (CV, CVV et CVC), cf. (1.1), alors que
seulement les deux types CVV et CVC sont permis pour les
substantifs monosyllabiques :

(1.2) a. *CV
b. cvv
c. CVC

cii s. "couscous" 6aa s. "tante patemelle"
cir s. "pauvreté" 6ám s. "igname"

On peut de ce fait formuler la généralisation suivante:

(1.3) Un substantif doit contenir au moins deux mores

Cela implique qu'une consonne à la fin d'une syllabe constitue
une more en nizaa:

(r.4)

SYLLABE SYLLABE

MORE MORE MORE M

c V c

Notez particulièrement que (1.3) permet des substantifs dissylla-
biques où chaque syllabe a une seule more:

(1.5) CVCV nyanì s. "langue" cwárí s. "malédiction"

2 lzs phonèmes vocaliques
2.1 Les principaux types de phonèmes vocaliques

On trouve trois principaux types de phonèmes vocaliques:

(2.1) a: Brefs, oraux
b: Longs, oraux
c: Longs, nasalisés

2.2 Les voyelles brèves et orales
Il y a cinq phonèmes vocaliques brefs et oraux, dont la graphie

est donnée en (2.2), ainsi qu'une indication grossière de leur réali-
sation phonétique. (J'ai construit I'orthographe de la langue nizaa
en concordance avec l'alphabet général des langues camerounaises,
présenté par Tadadjeu et al. 1979).

(2.2) Non-arrondis Arrondis
i [r, u] u [u, v]to
e [e, x] o [o, ø]
a [a]

Exemples (les voyelles de la première syllabe):

ORE

I

cV
I

V

par ex
par ex
par ex

a
aa
44

cìn [r] s. "avarice"
cèncenì [e] s. *poissonll
cancçç [a] s. "hirondelle"
còn [ø] s."nid de guêpe"
cún [v] s. "arbre"

simcùn [r] s. "grand oiseau"
sem [e] s."herbe"
sam [a] s. "lumière"
sòm [o] s. "champignon"
sum [u] s. "corde"
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sír [ru] a, "noir"
sèr [x] s. "balai"
(sâr Ia] rtum. "huit")12
sòr [o] s. "rire"
sur [u] v. "faire magie"

l- es exem-ples montrent les principes de la variation allophonique
des voyelles_brèves: dans le conteite s m toutes les voyeilès ¡rèves
ont la qualité "normale": [r e a o u]; dani le contexte c il toutes sont
antérieures: [l e a Ø vl; et dans le contexte s_r toute-s sont posté_
rieures: [ur x a o u]. voici une description com[lète de la variaìion:

l, P*r les syllabes ouvertes les voyelles ont leurqualité normale.
II. Dans les syllabes fermées les voyelles sont:
a. postérieur¿s avant r, g et 4 sauf après c,j, nj, Dy, sh et y.
b. antérieur¿s avant n, quand elles suivent ð, j, nj, ny, sh ei y.
c. normales ailleurs.

2.3 Les voyelles longues et orales
Il y a dix phonèmes vocaliques longs et oraux:

2.4 Les voyelles longues et nasalisées
I1 y a sept (ou huit) phonèmes longs et nasalisés:

cl
6e
6â

torí

rú

v. "tomber"
v. "être rouge/clair"
v. "faire du levain
avec du miVmais"

s. "tambour fait d'un
tronc d'arbre creusé"
v. "crachgr"

cii v. "déplacer"
Dóé v. "peler, hacher"
baa v. "griller/rôtir du mais"

tòòrí- v. "puiser"

túú v. "vomir"

Postérieurs
Arrondis
qq tÛll

Q? [Õ¡]

v, "étemuer"
v. "faire du bruit"
a. "avec des petits dessins"

nam a. "trop petit"
s. "pintade"
v. "uriner"
v, "consoler"

(2.4) Antérieurs
Non-arrondis
ii ni

Exemples

bçç
6++
6ru

Postérieurs
Non-arrondis
Tq tÚrl
(?? Ir:l)
99 [Ãr]çç

qq dl
ê¡

cil

(2.3) Antérieurs
Non-arrondis
ii Ii¡]
ee [er]
ee [el]
aa Ia:]

Exemples:
cii v. "déplacer"

Postérieurs
Non-arrondis
uu [uu]
ee ly¡l
OA [,r¡]

Postérieurs
Arrondis
uu [u]
oo [o¡]
cc [c¡]

s. "calgbasse"
s. "nuage"
s. "tante patemelle"
s. "tête"

s. "des habits"
v. "attraper"
v. "crier"
s. "liane"

S.

S.

S.

S,

S.

cf¡
cçq
s41
tùtrí-
t{Qrí-
tùùrí-
t44

cee
CE€
caa
cuu
câá
coo
cuù
cdo

ñ;
õee
ôaa
õuu

ôòò
6ùùrí-
6oo
6òò

cil
cee
saà
0ùrí-
tòòrí-
tùùrí-
tóó

cçç
c41c44
c{{c{{
cqù
cr)r)rí-
c{{rí-

6qqlgg
Itu
D?q

"être serré"
"augmenter"
"épi"
*plante
"faire des ruches"
"ceuf'

G a une opposition entre ?? et qq où HD n'a que qq. HD dit cq{
s. "pintade" et cqg v. "orrìer", alors que G dit cgÇ s. "pintade" et
c?? v. "omer".
V'oici quelques exemples qui montrent I'opposition distinctive entre
les voyelles orales et les voyelles nasales:

v. "être amer"
v, "descgndrg"
v. "aplanir"
v. "bourdonner"
v. "placer dans un cercle"
v. "se guérir"
(idéophone)
adv. "peut-être"

v. "déplacer"
v. "dgscgndre"
s. "fautg"
v. "essuyer"
v. "étendrg"
v. "vomir"
v. "insulter"

v. "étgmugr"
v. "faire du bruit"
s. "tgrrg"
v. "étalgr"
v. "manger"
v. "troublgr"
v. "enfiler des perles"

Au ligu d'ee quelques personnes agées, comme G, utilisent ar
(sauf dans les verbes), un groupe de phonèmes qui n'existe pas à latjn d'une syllabe dans lã laìgue ïe HD, sauf dans dei mots
d'emprunt récents comme marlô s. ',marteau" (< français). Cf. le
mot d'emprunt jééhr s. "lime" < foulfouldé jarto.
voici quelques exemples qui montrent I'opp-osition distinctive entre
les voyelles brèves et les voyelles longues:
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3_ þ nhonèmes consonantiques
3.1 Les principaux rypes deþhonèmes consonantiques

On trouve deux systèmes de phonèmes consonantiques:
1: Les consonnes initiales de svllabe
2: Les consonnes finales de syilabe

3.2 I¿s consonnes initiales de syilabe
Il y a 58.phonèmes.consonan[iques initiaux de syllabe; 2l d,eux

sont arrondis (labialisé5);re

p tpl

b tbl

õ t6l
6w [6w]
mb [mb]

m [m]
mw [mw]
mv [rqv]

f tfl

v [v]

Exemples:
Pèè
bèè
6ee
mbee
rnðe
mvéé
Éé
vèé

(3.1)
Labiaux Apicaux Laminaux Dorsaux Lab.-dors. Glott.

kptkpl '[?]
'w [?*]

eb tgbl

mgb [qmsb]

h thl

w [w]

v. "fleurir"

v. "être rouillé"

r trl
tw [tw]
d tdl
dw [dw]
d tdl
dw [dw]
nd [nd]
ndw [ndw]
n [n]
nw [nw]

I tll
lw üwl
r [r]
rw [rw]

c tsl k tkl
cw [S*] kw [kw]
i tql g tgl
jw [4*] gw [s*]

ni tn4l og t¡gl
njw [n$w] rJgw [ûg*]
ny Url { tql
nyw [F*] ]y twl
nzlnzl
nzw frzwf
s [sJ/ x [x]
sh tjl
sw [sw]/
shw [Jw]
z [z)
zw [zw]

v [i]
vw [q]

s. "filgt"
s. *vin
s. "nuage"
s. "escargot"
s. "pensée"
s. "canard armé"
v. "ressembler"
s. *arbre

6wee

mwéé
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üim-
6ee
dèè
ndee
naa
lam
ràm
cee
jam
qiáb
nyám
nné,é.

Ée
shèè
z8e
kee
ge€
rtgéé
-[a

s. "mouton"
v. "courir en glissant"
s. "¡)ont"
v. "étalgr"
p. "qui?"

*plante
"intestin"

s."puce, pou"
s. "sang"
v. "frapper le linge"
s. "sympathie"
v. "peigner"
s. "importunitée"
s. "lieu de culte"
v. "gigoter"
v. "accoucher"
s. "fagot"
v. "être mince"
(suffixe verbal négatif¡ we€
v. "rocher"
s. "trou"
s. "sperme"

int. "oui"
v. "bâiller"
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*arbre
*arbre
"taper"
"gaspillage"
"teniflgr"
"riret'

v."coaguler, guérir"
s. "tuyeau de soufflet"

v. "trouvgr"
s. "année"
v. "sillonner"
s, "meule"

waa s. "femme, éPouse"

'wa <'u ("ils/elles") + a (aux.)

S.

s.

trr¡am'
dwee
dwée
ndwiç
nwàà
lwam
rwam
cwde
jwam
qiwáb
nywam
nzwé,é.
S\TEE

shwfÇ
zwÈÈ
kwee
gwèè
¡gwéé

s. "salive"
v. "fendtE"
s. *arbre
s. "hommgs"
s. "lutte"
a. "beaucoup"
s. *arbre
s.
s.
v.
s.
v.
v.

kpéé
sbçç
mgbee

'ee
h+ç

3.2.1 Commentaires sur I'opposition entre les consonnes arron-
dies et non-arrondies

Les consonnes suivantes n'ont pas d'equivalents arrondis:

- les consonnes labiales p, b, mb, f, v et mv;

- la consonne dorsale x;

- les consonnes labiales-donales kp, gb, mgb et w; et

- la consonne glottale h.
En réalité touteõ les consonnes mentionnées sauf x et w ont des

allophones arrondis ainsi que non-arrondis, c.-à-d. qu'on trouve

pnonétiquement toutes les consonnes suivantes: [p p* b bw mb mbw

i f* u nú x kp kpw gb gb* r¡mgb gmgb* h h*1, mais c_ela ne suffit pas

pour établir^unè oþposition distinctive, parce qu'elles sont,arron-
ãies seulement devint des voyelles anondies. C'est seulement
ãiãra on ffouve l'opposition deyant des voyelles non-arrondies
àu'on peut établir une opposition distinctive.' Il fáut aussi ajouter que I'opposition entre les consonnes afTon-

dies et les consonnes'non-aìiondies est neutralisée avant les

noveffrs anondies. Les archiphonèmes, c.-à-d. les resultats de la
neútralisation de l'oppositionèntre les consonnes arrondies et non-

arrondies, sont anon'dis phonétiquement,_mais nous les écrivons

iãnltn, pár.*. 6{q "oeuf'î au lieu-de "6wdq".



L'absence des équivalents arrondis de ces consonnes labiales
peut s.'expliquer historiquement: *[pw], *[bw] et *[mbw] sont
changés en f, v et mv; cf. par ex. rrm¡m' s. "Mboum,, i *nùrrn'et
fu¡ v. "souffler" < tpu¡ (cf. proto-bantou *-pòqg- "vanner" (ban-
tou commun aussi "souffler (S: vent)"). La raisonþur laquellè f, v
et mv ne sont pas analysées comme *pw, *bw et *mbw dans la
langue contemporaine est que les mots d'emprunt ont perturbé le
système; ,.cf. .p_ ?r ex. mbombóó s. "bonbon" (< français), bundu-
gaâru' s_. "fusil" (< foulfouldé)ta r, gufener' s. "gouve-meúr".

Le phonème x a une fréquence lexicale très basse: on ne le
trouve qu_e dans la racine onomatopéique xag "graillonner". Le
phonème h a aussi une fréquence basie. La plupãrtães mots avec h
sont des mots empruntés au foulfouldé,-comme halagaare' s.
"anneau" et hórsó s.."blennorragie". Il n'est donc pas sürprenant
que *xw et *hw n'existent pas.

Naturellement il est impossible d'avoir un équivalent arrondi de
w, qui est déjà arrondi. D'un point de vue systématique on peut en
o ìJre remarquer qu'aucune consonne labiale-dorsale n'a d'équi-
valent arrondi.

01 peut conclure qu'il n'y a pas de "trous" entièrement
accidentaux dans le système des oppositions arrondi/non-arrondi.

Le phonèmg '-\y_ qs! marginal. On ne le trouve que dans 'waa,
une fusion de 'u "ils/elles" et I'auxiliaire a. Les pronóms personnels
de la structure cv sont toujours fusionnés avec a, par unè assimila-
tion de la voyelle du pronom. un arrondissemeni éventuel de la
voyelle du pronom est préeservé par la consonne:

mi "je" +
wu "tu" +
gu "il,/elle" +
yí "nous" +
nyú "vous" +tu "ils/elles" +

Au lieu de 'u et 'waa on trouve les formes 6u et 6waa dans
quelques dialectes. Celles-ci sont évidemment les formés pius
vieilles, cf. proto-bantou *-bó "ils/elles" (cf. Guthrie 1967-71).

3 .2.2 L'opposition entre s (w ) et sh(w )
-.Ul pq*t incefain dans (3.1), c'est I'opposition entre s(w) et

gh(*). Mq... s'il y a des paires minimales-dans la langue ¿è úO,
(cf. saw "traverser", shaw "trembler"; swam "son (deõ graines)",
shwãm- "sifflement"),.HD alteme entre (w) et sh(w)ìans"queiqúes
mots (cf. Sóje'et shuíje' "soldar"), er la vìáation à'úninOlvìãü å un
autre est considérable (cf. par ex. sùú et shùú "dieu" swd{ et shw{{
"matin"). Il est intéressant d'observer que I'opposition (dventuelt'e)
entre s(w) et sh(w) esr la seule opposìtion õù I'on aii besoin de
prendre en considération les arliculateurs supérieurs pour

a
a
a
a
a
a
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maa
waa
Waa (=Ðwaa, cf. 3.3)
yáa
nywáa
twaa

distinguer deux phonèmes ayant un lieu d'articulation orale. Pour
ie resíe les artici¡lateurs inférieurs (labial, apical, laminal, dorsal)
suffisent; cf. (6).

11 est donc'probable que I'opposistion entre (w) et sh(w) n'est
pas justifiée dans la langue écrite.

3.2.3 Note sur Ie phonème ' [?]
Le phonème ' èst marginal. On le. trouv-e presque excl.sivement

dans ries mots d'emprun-t, cf. 'alad' s' "dimanche" (< foulfouldé

'alat s. "dimanche"-< arabe (yawm) 'al''atad s. "dimanche"),

'amágásí s. "ciseaux" (< foulfouldé almagasi s.. "ciseaux".-<..arabe
,al-mäqaee s. "les ciseaux"), et dans des interjections,.cf. 'l]l "tto.t".
Le mot 'u pron. "ils/elles" a une autre prononciation, 6u, dans
quelques diãlectes, une prononciation qui est évidemment plus
archaiQue, cf. $3.2.1.

3.3 Les consonnes de Ia coda
Il y a 1 1 phonèmes consonantiques dans la coda:

2) Labiaux
b [p' b]
m [m]

Exemples:

cencenl

g [k, g]

n tnl
v Lil
y tjl

Apicaux
d [r, d]
n [n]

r [r]

(3

ceb
ced
cèg-
cem

cétt-
cèw
cèry
cér
sey'

Dorsaux Labiaux-Dorsaux

w [w]
vttwl

v. "fendre" kab
a. "petit" mwád
s."phacochère" kag
adv. "en passant" kàm
s. *poison 6án
s. "plateforme à sécher" ka¡
s. "flèche" káw
s."porte" káyg_

s. 'iniveler, aplanir" (cdr-
s. "vois!" kây

3.3.1 Les plosives
Phonologiquement les plosives b d g de la fin d'une syllabe ne

sont ni voileeì ni non-voisées, parce que I'opposition de voisement
est neutralisée dans cette po¡ition. Phonétiquement elles sont
voisées, [b d g], quand le soninitial de la syllabe suivante e-st voisé;
autremeñt (c.-à-d. avant une pause ou un Son non-voisé) elles sont

non-voisées, [p t k].
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adv. "gxactgment"
s. "richessg"
v. "doter, attacher"
s. "farine"
v."presser durement"
v. "frire"
v. "entourer"
s. "beauté"
s,"puce, pou"¡ts
int, "non"



3 .3 .2 P honèmes marginaux
Les phonèmes d y t en fin de syllabe, en particulier y i, sont

marginaux.
d: on trouve tout d'abord ce son dans des mots empruntés au

foulfouldé, par ex. pád "tout, tous" (foulfouldé pat) maiiaussi dans
certaines racines apparemment indigènes, comme ced ou ceced a.
'petit-:,mwád s. "richesse" (cf. mw(( v. "être riche" < *mwáná) et
dutåd' s. "vautour de Rüppell". d á 

-rempli 
un "trou" créé par un

changement diachronique *d > r; *d-est vraisemblablerirent à
I'origine de tous les r's de fin de syllabes.

y: on ne trouve ce son que (i) dans I'interjection kây "non", ¡¡
Tot e-Tprlnté au foulfouldé (en fin de compte un mot haoussa),
dans l'idéophone hey' (le son d'un chien qui pleure) et (ii) daris
sy' , I'impératif de se v. "voir, percevoir". Il-y a cependant d;autres
dialectes du nizaa où y final est un peu plus fréquènt, cf. les mots
dans (3.3):

(3.3) Hamadicko Daniel Koulagna Simon (KS)
(Wogomdou) (Galim)
shee shey _ s. "mot tabou"
swëe swey s. "farine, de mais grillé

et des arachides"

Je n'ai pas suffisamment de renseignement pour décider si
chaque ee de HD correspond à un ey de KS.

. t: on ne trouve ce son que dans néf "silence" et néf-néi "silen-
cieusement". Cf. vouté nénn a. "silencièux".

3.3.3 L'état phonologique de ry
. .L'état phonologiqu.e {e vg [w] final est différent de l'état de ry
initial: u¡.initial esr rhéoriquemenr l'équivalent arrondi de g [q]: c.-
à-d."¡w" - une interprétation impossible en fin de syllabè,-où il
n'y a pas d'opposition distinctive èntre les consonnes ãrrondies et
non-arrondies, et où g n'est pas prononcé comme une semi-voyelle
nasalisée, mais comme [r¡]. Par conséquent, I'interprétation de [W]
final comme l'équivalent nasalisé de w est apparemment inévitable.

Pour des raisons pratiques je me suis abstenu d'écrire [W] initial
et [W] final de deux manières différentes, par ex. "qw" et Ìg.

Cette différence d'interprétation de ry initial et i final eét aussi
naturelle d'un point de vu morphophondlogique ou'diachronique.

4 Des problèmes concernants le rapport entre les voyelles et les
consonnes inítiales de syllabe
4.1 Arrondissement

Considérez les mots suivants, qui ont tous la structure CVC, et
qui- représentent toutes les possibilités phonotactiques des syllabes
où la consonne initiale est k ou kw et la-consonne finale est rñ:

kim
kum
kém
kóm
kàm
kwam

(4.1) Cii
Cee

Cee
Caa

tkÏnl
lk*uml
lkéml
lkwóml
tkàml
lk*aml

idéo

Cuu
Cee
Coo

"ouvrir"
"vidgr"
"compter"
"faring"
*liane

* Cwuu
* Cwee
* Cwõo

v

v
S

S

Notez particulièrement qu'il n'existe pas de syllabes comme
*kwim (ou d'autres syllabes de la structure *CwiC) ou *kwem

(ou d'autres syllabes de la structure *CweC). La conséquence de
cette situation est qu'on peut en principe dire que nizaa n'a que
trois phonèmes vocaliques brefs: i e a, et que la représentatiron
phonologique correcte des mots "ouvrir" et "compter" n'est pas
kum et kóm, mais kwim et kwém, et que [u] et [o] ne sont que des
allophones des phonèmes i et e après des consonnes arrondies.

On peut continuer avec les voyelles longues et orales:

cwii
Cwee

Cwee
Cwaa

Cuu [Cwul]
Coo [Cwo¡]
Ccc [Cwc¡]

- et les voyelles longues et nasalisées:

(4.2) Cü C*ii Cqq *C*W Cr¡r¡ [Cwú]
Cçç C*çç Cqq * C*qq Cqg [Cwõrl
c+q c*44

La situation est la même: on peut analyser [u], [ol], [c¡], [Û¡] et [õ¡]
commes des allophones des phonèmes uu, ee, oc, qq, et qq,
respectivement, après des consonnes arrondies, et dire que le niáaa
n'a que sept phonèmes vocaliques longs et oraux (ii ee ee aa uu
ee qo) et cinq phonèmes vocaliques longs et nasalisés (ii Cç çç
rr q9).

Cette simplification du système des phonèmes vocaliques est
intuitivement attrayante. On trouve un point d'appui indéþendent
pour cette analyse dans le fait que la succession des phonèmes Cu
(selon notre analyse originale), normalement prononcéee ICwu], est
prononcée [Cwl] avant une pause; cf. par ex. qu "illelle" IWu] -
[Wr], kù (particule de focalisation) [kwù] - tk"Ì1.

Les raisons pour lesquelles je n'ai pas préféré cette analyse al-
temative à I'analyse présentée auparavant sont en partie pratiques,
mais surtout théoriques.
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D'un point de vue pratique des graphies comme ndwûû
s."bosse" ou bwindwigaarwi' s. "fusil" au lieu de ndùù et bundu-
gâaru' sont probablement inutilisables.

D'un point de vue théorique on peut remarquer que la langue a
accepté un mot d'emprunt comme bùrùwêd [bwùrwùwêt] s. "brou-
gtt9" (< français), ou e [e] se trouve après un w tautosyllabique, c.-
à-d. dans une position "interdite". L'analyse altemativè exige la re-
pré.sentation phonématique (et, par conséquent, orthographique)
bwìrwìwêd, qui selon les règles allophoniquès comportela þronon-
ciation *[bwùrwuwôt¡.te Oun, la première analyse bùrùwêd viole
les règles phonotaxiqres, pendant que dans I'analyse alternative
bwìrwìwêd viole les règles allophoniques. Si je préfère la première
analyse, c'est pour les raisons suivantes: ilans la majorité des
langues les règles phonotaxiques peuvent être violées pai des mots
d'emprunt, et la frontière entre les mots acceptables et inaccep-
tables d'un point de vue phonotaxique est souvent indistincte. pãr
contre, il semble que les règles allophoniques soient strictement in-
violables: si une règle allophonique a des exceptions, on peut
mettre en doute la légitimité de son statut de règle allophonique.

4.1 Nasalísatíon
Le rendement fonctionnel de I'opposition oral vs. nasalisé/nasal

est considérable en nizaa. Je montrerai ici I'indépendance de la na-
salisation des voyelles vis-à-vis la nasalité ou naialisation des con-
sonnes initiales de syllabe, et vice-versa. Les voyelles orales et les
voyelles nasalisées peuvent suivre des consonneínasales ou préna-
salisées:

nÉé v.
mwÉé v.
nòôrí- v.
nyèè s.
mbee v.
ndùù s.
qiôò s.
mgboo v.
qgúu s.

mwçq
n{{rí-
nyce

"¡)enser, croire"
"être rouillé"
"pleuvoir"
"poison, poudre"
"juger"
"bosse"
"lèpre"
"arrachgr"
"cynocéphale"

"mésurer, égaler"
"etre riche"
"guetter"
"scotpion"
"boiter"
*guêpe
*poisson
"hippopotame"
"hibou"

mçç v.
v.

s.
v.
s.
s.
s.
s.

5 Latonologie
5.1 Les tons

La tonologie du nizaa est relativement complexe. Ici je ne veux
que présenter un aperçu bref de la tonologie, afin de montrer les
oppositions principales, et pour cette raison j'ai limité la description
aux substantifs.

Le nizaa a un système tonologique à trois hauteurs distinctives:
H(aut), M(oyen) et B(as). L'opposition entre M et B est subordon-
née à celle entre H et non-H:

(s. t¡
TON

HAUT NON-HAUT

MOYEN BAS

Cette hiérarchie est importante à la fois d'un point de vue syn-
chronique et d'un point de vue comparé et diachronique. Par ex-
emple, dans I'analyse synchronique on trouve que parmi les verbes
monosyllabiques il y a une seule opposition tonologique lexi-
cale-celle entre H et non-H. Dans I'analyse comparée on trouve
que le ton H lexical des verbes monosyllabiques correspond au ton
H du proto-bantou et que les non-H (M et B) correspondent au ton
B du proto-bantou; cf. Endresen (prêt à paraître).

Mais le nizaa n'a pas seulement les trois tons H, M et B. En ne-
gligeant le downstep et les tons flottants, il nous faut distinguer
neuf tons différents pour obtenir une description suffisante. Outre
les trois tons simples, H, M et B, il s'agit de cinq tons doubles, HM,
HB, MH, MB et BH, et un ton triple, BHM. La transcription des
tons est montrée en (5.2).

mbçç
ndùt)
4i00
msb4l
qsrlù

WEE

1{€€

Les quatre mots suivants sont particulièrement remarquables:

v. ,"marcher à quatre wçç v. "peler, éplucher"
piedsþattes, ramper"
v. "se chauffer" q(ç v. "craindre"
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â
a
à
â-
a
a'
a
á
ã-

áâ
aa
àà
âa
áà
aá
aà
àâ

^

(s.2) r.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H:
M:
B:
HM
HB:
MH:
MB:
BH:
BHM:

ám
am
àm
ám-
am
am'
am
àm
ãm-
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5 . Uo to no I o g í e de s s ub s t ant ifs mo no sy llabi q ue s
Parmi les substantifs monosyllabique-s il faút distinguer dr¡ tons

lexicaux: Ho, HM, HB, M, M.,-MB, B, Bo, BH et BHi,I.r7 Le petit
gercle, o, représente un ton H flottant. Le tableau (5.3) montie la
base de cette classification.

(5.3)
TON INDEFINI
LE)ü. DEVANT
CAL PAUSE

INDEFINI
DEVANT
mumttun"

INDEFINI
DEVANT
baara "deux"

DEFINI

HO

M

MO

B

B"

HM

IIB

MB

BH

BHM

cûn
HB
0m'
MB
6ün
BHM
dùù
B
ed[-
BHM
õôw
HB
shwáà
HB
cg0
MB

cún "arbre"
H
¡un"filffille"
M
õuu "tête"
M
dùù "lapin"
B
gòg "éléphant"
B
Eów- "chien"
HM
shwáà "scie"
HB
cq{ "pintade"
MB
díw "visage"
BH

cún mum
H#M
t¡un mum
M#M
6uú mum
MH#M
dùù mum
B#M
gdq mum
BH#M
6ów mum
H#M
shwáà mum
HB#M
cq{ mum
MB#M
díw mum
BH#M

cún õáára
H#H-M
qçç 6aara
M#M-M
6uu õáára
M#H-M
dùù 6aara
B#M-M
gòg báára
B#H-M
6ów Eaara
H#M-M
shwáà õaara
HB # M-M
cç$ õaara
MB # M-M
dìw ôáára
B#H-M

díw-
BHM

6{q "æuf' lll nu- 6{{ Daara 6dqBHM BH # M BH-# M-M Bi{M

(La différen-ce.j-ggmentale enrre le singulier qun ,'filffille,' 
et le plu-

riel ryçç "fils/filles" ne joue aucune rôle poui la tonologie.)
Devant une pause les tons flottants nè sont pas réãtisés, et par

conséquent les oppositions M : Mo et B : Bo soñt neutralisées dâns
g9^.colle.x!g; ct gun "fils" (ton lexical: M), 6uu "tete" (ton lexical:
\,{), Ctt^ "lapi¡l" (ton.lexical: B) et gòq "éiéphant" (ton iexicat: B").
On peut formuler la règle suivante: - -

(5.4) Suppression de H flonant (= h)
h->Ø/-pause

Devant le mot mum "un" les tons flottant de Mo et Bo apparaissent,
cf. 6uú mum "une tête" et gd¡ mum "un éléphant" par opposition à
!_u! mgq "un fils/une fille" et dùù mum iun lapin"; ôf. la règle
(5.5), où Tsignifie "ton":

(5.5) Réalisation de H flottant (h)
h->Hl_T

Il n'est pas nécessaire de compliquer la règle pour rendre compte
du fait que le H n'est pas audible devant un autre H.

Parmi les deux toni créés par la règle (5.5), le ton MH de 6uú
(mum) "(une) tete" est unique -on ne le trouve pas devant une
pause, alors que le ton BH de gd¡ "éléphant" est identique au ton
ãe díw "visage" (ton lexical: BH) et de 6f{ "ceuf' (ton lexical:
BHM).

Notez que le ton M des tons lexicaux HM_et BHM "disparaft"
devant mum et 6aara: bów mum "un chien", 6f{ mum "un Guf',
bów 6aara "deux chiens" et 6q'{ baara "deux æufs". La
"disparition" est le résultat d'un "transport" du ton final d'une
syllabe à la syllabe suivante:

(5.6) Transport des tons

Tr T2 $T3 ->

Parce que le premier ton du mot suivant est aussi M, le M tran-
sporté ést inaúdibte. Mais quand un ton H est transporté à Eaara,le
resultat est audible:

(a) cún" 6aara
(b) 6uu' baara
(c) gòr¡' 6aara
(d) díw baara

Notez que le ton M originel de la première syllabe de 6aara a été
transporté sur la deuxième syllabe.

Pai la suffixation d'un ton B à un substantif, on obtient la forme
définie:

HHB
HMB
HBB
MB
MHB
MBB
BB
Bf{B
BHB
BHMB

-> cún 6áara
-> 6uu 6áara
-> gòÐ 6áara
-> dìw 6áara

-> cún 6áára
-> õuu 6áâra
-> gòr¡ 6áâra
-> dìw 6áára

(s.7)
HO

HM
HB
M
MO
MB
B
BO
BH
BHM

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BHM

BHM
BHM
BHM
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Nous-voyons que quelques modifications s'effectuent après I'addi-
tion du ton B: tous les tons montants-descendants sont changés en

-B_qV, 
qui est le seul ton montant-descendanr de la langue. Lã règle

(5.8) rend compte de ce phénomène.

(5.8) Formation du ton BHM

o

non-H H non-H

I

o

!H

On trouve un downstep
chien", I'augmentatif de

_par exemple dans le mot 6ób!cún "grand
ôów-:

I
Mts

Les tons HHB, HMB et HBB sont réalisés comme HB, mais il n'est
pas^nécessaire de formuler des règles pour les changer, parce que la
différence entre HHB, HMB, HBB et HB n'est qutune questiôn de
notation.

5.2 Le downstep
!4 langue nizaa a le phénomène de downstep, c'est-à-dire un ton,
!H, qui est située entre H est M, et qui est introduit par la règle
suivante:

(5.9) Formation du downstep

o

I

H MH

6 47

(5.10)

HM

6o

Tout d'abord, le ton M de la racine õów- - 6ób- "chien" est trans-
porté à la syllabe constituée par le suffixe -cún, et après cela MH
est changé en !H.

Le substantif bów- "chien" cause la formation de downstep aussi
dans le cas suivant, où le ton M est transporté sur le verbe:

H

I

o

/r\

\/
Ç

/\

H

o

MH

\
ÇI

A-A

H

\
o

A
+

!H

I

o

À
cunBob +b + CüÎI

-> ôów llóm kù ¡u. "C'est le chien qui lella mordit."

5.3 La tonologie des substantífs polyryllabiques
Les substantifs polysyllabiques peuvent avoir tous les dix tons

lexicaux des substantifs monosyllabiques sur la dernière syllabe.
Sur les autres syllabes on ne trouve que les tons H, M, B et BH, sauf
dans des formes augmentatives et diminutives, où on trouve aussi
MH et MB; cf. par ex. ¡geg'cún (MH-H), augm. de ¡gãe s. "cro-
codile"; ttgog'ram (MB-M), dimin. de qgòc s. "coq". Ces con-
traintes sont exprimées par la règle de "transport des tons". Voici
une liste qui probablement montre toutes les combinaisons pos-
sibles des tons sur les mots dissyllabiques:

(5.12) H-H cúmní s. "criquet"
gágrí
jíbré-

(5.11) bów- lóm kù
chien mordit FOCUS

0u.
iVelle

"chambre à coucher"
def. de cúmní s. "criquet"
déf. de gágrí s. "panier"
"tisserin"
"enfant"
"médecin"
"limg"
"écumg"
"tourmgnt"

"panier"
"détour"H.HM

H.HB

H.M

H.MB

H-B

kútú[-
cumnr
gágrî
jóóri
mbíram
dóbtå'
jééh¡
fúfù

s.
s.
s.
s.

S.

s.

S.

s.

s.

s.
S.jábrì

Je n'ai pas trouvé *H-BH et *H-BHM.



Je n'ai pas trouvé *B-BH et *B-BHM.

qio'¡njog
màánduu

gwàáyèè
mvürff

s. "véranda"
s. "miracle"
s. "café"

"aisselle"
"quinine"
"martgaut'
"marché"
"ciel"

"pleurr"
"désobéissance
"couvercle en paille tressée"
déf. de õigcun "grande tete"
"genou"
"papa"
"canard"
"ivrogne"

"galg"
"moustache"
"coucal de Sénégal"
verbal de dwçç "être fâché"
*fourmi qui pique
"bouteille"
*instrument à vent

s. "tisserin à tête noirs
s. *serpent
s. "tour de meule"
s.*arbre (dont on mange les
fruits)
s. "mai"
s. Tinsecte; "Pèrè (péjoratif)"

M.H

M,HM

M.HB

M.M

M.MB

M.B

M.BH
M.BHM

B,H

B.HM

B.HB

B.M

B-MB

B.B

kafé-
camcáry-
kinî
martô
kwabri
gquni
tuñ¡b'
barka'
ba¡nì
ndagnì
mbutùú

gòní-
kwàqní-
kìndêv¡
qgàsân
njèbri

guugá
herká

s.
S.

s.
s.
s.
s.
S.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
S.

s.
S.

S.

S.

s.
S.

S.

S.

a

mbèmbèm

"¡)oumon"
"bénédiction

"pluie matinale"
"balafon"

il

6igcün-
suldl
bàbá

gwágwàà

njògri
dwàni'
!gà[gur'
lòmbò

BH.M

BH-MB

BH.B

golls
mùúmu'

Je n'ai pas trouvé *BH-H, *BH-HM, *BH-HB, *BH-BH et
*BH-BHM. Mais il est possible qu'on puisse analyser MH-H, cf.
par ex. ggeg'cún (MH-H), augm. de ggãe s. "crocodile", comme
la réalisation de BH-H, si on postule la règle suivante:

(5.13) BH ->

- qui implique qu'il faut éecrire r¡gègcún au lieu de ¡geg'cún.

4{t

Nous appellerons les tons H, M, B et BH les åas¿s
peuvent généralement porter une seule base. La
peut porter une base ou une base plus une coda:

(s.14)
BASE CODA

: les pénultièmes
demière syllabe

H
H
H
M
M
M
B
B
BH
BH

+
+
+

+
+

+

+

H
M
B

H
B

H

M

HO
HM
HB
M
MO
MB
B
BO
BH
BHM

L'étude diachronique de la tonologie du nizaa en Endresen (prêt à
paraltre) reposera sur cette analyse.
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1 Je remercie Chantal Lyche, qui a corrigé mon français imparfait'

2Je remercie la Délégation Général_e_ à la.Recherche Scientifique et

i"rrtniqr", Institut ães Sciences Humaines, Yaoundé' pour mon

""rrii 
'de'recherche (no. 4511983), et I'Institut Norvégien de la

Ë;il;rË õo.pãrè" àans la culrure Humaine pour leur sourien

financier'
3Née en 1944 dans le village de wogom{og. (lo.gomndú ou

fïãlqr¡1, à quelques 20 krñ à.1.'ouest-de Galim). Il travaille à

ðãliñt"orre èu ang;tì rt. duns l'Église Év angéelique Luthérienne

du Cameroun (EELC)'

4 Originaire du village Mayo Taparé, au sud-ouest de Galim' Né

entre 1910 et 1915.

5Une liste de mots nizaa est publiéee dans Boyd et Cloarec-Heiss

(197S). Les transcriptions sont inexactes'

6Cf. Boulet et al. (1984: 145), qui nous informent de I'assimilation
finÊuñiiãue iotale àes <Niam-Niam> de Bibémi aux Peuls:

< - Les Niam-Niam- 
o;;;ñu. ¿;i.tro.*ations sur leurs origines ni s11 l'époque de

feu, initâf[irion. On sait simplemenr qu'à1'époque d_e.la conquête

o.îf., ils occupaient la régioir compris-e enrre les m_adj{ padjouma,

lãËi'ri"r.Ui.lã¿jòu.u õst alors ie grand centre des Niam-Niam.

õuãlou"s années abi¿s ta conquête pe--ul des Niam-Niam de la rive

ñË,iluf6;i, ii". gáuche'serorit soumis par I'ardo Bakari, un

Yllaga fondateur du lamidat de Bibemi'
pendant la première moitié du 19e siècle, ils tenteront de se

soufãnãi a pfus'i"u* ieprises. L'émir Lawal devra même venir aider

iðs Èouf¡¿'de la regì^irn à combattre leur rébellion. Vaincus ils

seront totalement assimilés. >

TLes mots vouté sont tirés de Guarisma (1978),-dals une g,r-aPqe

reg¿rËtirert rõOinè., et les mots proto-bantou de Guthrie (1967-

7 1).
8 I1 n,y a pas de distinction phonologique dans la langue nizaa

ou,on ,ie O,iisse pas dériver du système proto-bantou. Nous avons

lil;¿';;ãîiJ"'.iiãn, cette entré pré-niiaa*r et p-ré.-nizaa *d' où

ô"Tnri" if gt6-71,) a posrulé un sèul phonème *d dans le proto-

bffi;, à-áis puiéqu.'1" Proto-Easterñ-Grassfield de Elias et al'

iiôï¿l'u ru ¿is'tinctìon l¡ i= pø-nizaa *l) vs' ld !: flé l:.la 
*d)'

òn áoit-pioUaUfeméñi conclüre 
'.u.e 

1e proto-bantou de Guthrie à
vraidir.eestlaproto-langue{'u.nesubdivisiondeslangues
uãñiouàt-le "baniou étroit". Cf. Endresen (1991)'

gl-es mot nizaas Sont donnés dans leur forme orthographique.

5r.



l0Auunt une pause le groupe Cu (où C = consonne) est prononcé

lc*¡].
11*poisson signifie "espèce de poisson". Cf. aussi par ex. *arbre
"espèce d'arbre".
12sâr est la prononciation de G. HD dit séè. Le groupe ar à la fin
4'u!" syllabe est toujours remplacé par €e dans la þrononciation
de HD, sauf dans des mots d'emprunt récents comme martô s.
"martgau".
13pr .-gtnposant nasal des phonèmes prénasalisés a toujours le
même lieu d'articulation que le composánt non-nasal.
l4Toutes les consonnes arrondies ont originalement obtenu leur
arrondissement par une assimilation'a la voyelle suivante.
15cã.- est la prononciation de G, tandis que HD dit cde.
16çf. p-a. e-1. wpm [wómw] s. "ancêtre", QUi a la représentation
wém selon I'analyse altemative.
17La ftéquence des dix tons lexicaux est très différente. Les tons M
et HB sont très rares. Tous les substantifs avec le ton lexical HB
sont des mots d'emprunt comme shwáà "scie" (peut-être de
I'anglais /sc/saw) et pêl "pelle" (< français).
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UTTU¿,NUNI IryA KISW.ISILI: WILAYA YA KUSNI.UNGUJA
T.S.Y. SENGO

U niversity of Dar-es-Salaam, Tanzania

0.0 Hoor - KeRrsu: Hool - Hopt : K¡Rmu: SteResn.

Hadi hivi sasa, kitabu pekeeambacho kimeandikwakuhusu UTAMADUNIWA
WASWAHILI ni kiøbu cha I¡eri Mbaabut wa Chuo Kikuu cha Kenyatta. Juu

ya gamba la kitabu hicho, Mbaabu anaueleza upeo wa jitihada zake kuwa kazi

yake imekusudiwa wanafunzi wanaosomea shule za upili nchini Kenya- Ama,

Utamaduni unahusu mila, asili, jadi, nadesturi zamavazi,vyakula, imani, tabia'

na maisha ya jamii kwa jumla. Mwalimu Mbaabu anasisitiza katika kuwaaidhi

wanafunzi wake kwamba utamaduni ndio msingi wa fasihi.

Su¡a nane za kit¿bu hicho zimeeleza mengi juu yaWaswahili wa mwambao

wa Kenya, Uislamu ukipewa nafasi ya kipekee katika maana ya Mswahili.

Malezi ya Kiswahili yameelezwa kutilia sana mkazo dhana ya heshima katika

mapana yake. vyuo vya Kurani na Møulidi na Kumbini ni taasisi mbili
zilizoelezea makuzi na malezi ya Kiswahili. Kazi ya Wøswahili ni pamoja na

uvuvi, ukwezi, ukulima, usafiri wa baharini, biasha¡a, ufr¡ndi mbalimbali

pamoja na uundaji wa vyombo vya bahari n.k. Kazi ya uvuvi imepewa maelezo

mengi kwa kuwa ina uzito wa kipekee katika maisha ya Waswahili. Kwa

mfano, mitego ya samaki aliyoipata mtafiti ni pamoja na thasi' sonyi, lasha" -

mitego hii yote ya majarifa hutumika sana usiku. Uzio ni aina ya pili. Aina ya

tatu ni nyavu za mikono. Shipi ni aina ya nne. Bunduki-mshale maalumu wa

kupigia samaki baada ya kupiga mbizi majini. Kimia ni aina ya sita Kuvua

kuna vyombo na nyakati zake pamoja na itikadi na mbinu mbalimbali.

Ndoa na Harusi: Uswahilini ni taasisi ya kwanza kwa uzito wa maisha ya

kila siku ya mtu. Ubikira ni ada kubwa sana kwa wasichana wa Kiswahili kabla

ya kuolewa kwani ndoa ndicho kitovu cha maisha ya Wa^swahili. Ni desturi

iliyoenea mwote Uswahilini, kwa wazazi kuwa washauri wakuu wa ndoa za

watoto wao. Kuna hatua kadha wa kadha tangu mtu aposapo hadi kutoa mahari

na kufunga harusi. Chuo hicho huwashirikisha makungwi na masomo katika

kuwaelekeza na kuwafundisha wari harusi kabla na baada ya harusi. Kwa

waumini wa kweli wa Uislamu sharia za Küslamu huwa ndicho kigezo pekee.

cha kuendeshea maisha ya ndoa.

t k".i Mbaabu, Utannduni wa Waswahili. Nai¡'bi:Kenya publishing & Book

Marketing Co. Ltd. 1985.
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