
GRAMMAIRE SOUBIYA

PREMIERE PARTIE

PHONETIQUE

CHAPITRE PREMIER

Les sons.

1° Les roilelks.

i^ 1. —On trouve en Soubiya les cinq voyelles simples «, e,

i, 0, u. EUes sont breves quand elles ne sont pas accenlu(5es;

leagues quand elles sont accentuees. (i et I se prononcent comme

eii frangais; e est presque toujours ouvert, parfois ferm6, jamais

niiiet; o est le plus souvent ouvert, plus rareraont ferm6; u a

tiiujours le son de ou frangais.

Dans certains mots il est assez difficile de savoir s'il faut

6crire o ou u. La oii ily a doute j'6cris u, ce qui me semble 6ty-

mologiquement plus juste.

Le Soubiya n'a pas de voyelles nasales. On trouve cependant

I dans les deux interjections : z, oui, et ?/??, vraiment.

On ne rencontre cgalement pas de diphtongues dans la

langue; quant deux voyelles se rencontrent, elles se combinent

ou se contractent (of. § 11), ou bien Tunc ou I'autre doivent eire

prononc6es.

Dans un ou deux mots, comme ku sia, creuser, ku dia,

manger, le i est presque un y, tant il se prononce rapidement.



(IRAMMAIRE SODBIYA

2° Les consonnes.

§ 2. — Le Soubiya possfede les 21 consonnes suivantes :
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7iy 6quivaut au gn frangais (comrac dans : .seig?ieiir).

y a le son du y tVangais dans Bai/onne;wse proiionce comme
en anglais.

En fait ?/ elw ne son I que les voyelles i et ii devenues con-

sonantes.

n (fort rare d'ailleurs) est la nasale gullurale simple (comme

dans I'anglais : singing).

§ 3. — En 6crivant le Soubiya, je me suis efl"orc6 de suivre,

dans la mesure du possible, le systfeme orlhographique le plus

gen6ralemenl en usage pour les langues Banlou, c'est-a-dire

celui de Stcere ot des missionnaires anglais de la cote Est. 11

n'osl pas Ires scientifique, il est vrai, mais il a I'avantage d'etre

fort pratique et d'une application facile. Je ne m'en s6pare

qu'en 6crivant // (au lieu de I'incommode ng' de Steere) et d;

(au lieu de /).

Si j'ai pr6r(5r6 ne pas adopter le systeme scientifique du Stan-

dard A/p/tadet de Lepsius, malgr6 les hautes qualites qui le ca-

ract6riseiit, c'est d'abord qu'il oblige a se servir de signes sou-

vent fort incommodes, et surtout qu'il est presque abaudonn6

pour les langues Bantou. 11 a paru pr6ferable, toutes autres

raisons mises de c6l6, de se servir de I'orthographe qui semble

avoir le plus de chances de I'emporter. Tout le monde s'en

trouvera mieux.

3° Les consonnes nasalisees.

§ 4. — La nasale [m, n ou ti) pent se placer devant presque

toutes les consonnes, soit au commencement, soitau milieu des

mots. On obtient ainsi une serie complete de consonnes nasa-

lisees, qui sont d'un emploi trfes frequent. Comme on le voilpar

la table suivante, m se place devant les dentales et les palato-

dentales, et n devant les gulturales (cependanl, pour simplifier

I'orthographe, j'^cris partout ng, nk, au lieu de ng, tik, qui se-

raient plus justes).
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6° Accentuation.

§ 7. — Comme dans presque toutes les langues Bantou, I'ac-

cent tonique retombe en Soubiya sur la penultifeme. Ex. : mu-

kwdme, homme; iziiba, soleil, etc.

Les monosyllabes sont soil proclitiques, soit enclitiques,

c'est-a-dire que pour ce qui concerne I'accent ils doivent 6tre

consid6r6s comme ne faisant qu'un avec les mots qu'ils precedent

ou suivent. Ex. : mwan'd ngu, men enfant; a bd di kit chita, il

faisait, etc.

Ouelques verbes monosyllabiques ont cependant I'accent;

ainsi : 6a i, ils allferent; ba si, ils creus^rent, ba di. ils man-
gferent, etc. D'autres ne I'ont pas ainsi bd ti : ils dirent, etc.

CHAPITRE DEUXIEME

Changements phonetiques.

§ 8. — Les changements phonetiques qui int^ressent les con-

sonnes sont fort rares. Voici ceux que j'ai pu observer :

1° Aprfes la nasale^ / devient toujours d, et h toujours p.

Ex. : inombe indotu{rad. -lotu), unbeau boeuf;w/9o(rad. y^ol, c'est

la.

2° Devant b et p, la nasale n devient m. Ex. : ba mbona {— ba
n-bona), ils me voient; mpo [— n-ho), c'est la.

3° Devant i, / devient toujours d. Ex. -.ku dila, pleurer; adidi,

il pleura.

§9.-11 faut aussi noter ici un curieux cas &'attraction dena-
sales, qui se remarque egalement dans la plupart des langues
Bantou de I'Ouest, et qui est peut-6treune de leurs principales

caract6ristiques.
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Les suffixes direclifs -ila et -ela (cf. § 161) deviennent -fi^a et

-ena, quand la derni^re sylhibe du verbe auquel ils se joighent,

contient une nasale pure {m ou n). Ainsi de ku mana, finir, on

forme : kii manina; de ku zirna, s'cleindre, ku zdmina.

Observation. — En general, en Soubiya, /ne semblepaspou-

voir suivre une syllabe qui contienne une nasale pure; on a, par

exemple, ku mena, comme Equivalent du verbe Se-Soulo : ho

mela, crottre.

Dans d'aulres langues (le Louyi, par ex.), rallraclion des na-

sales se fait sentir aussi a la desinence du Parfait.

§ 10. — Un plienom^ne parallfele est celui de Yharmonie des

myelles, qui se remarque d'ailleurs dans la grande majority des

langues Bantou (a I'exceplion du groupe Sud-Est, et peut-elre

de celui du Nord-Ouest). Quand le suffixe direclif suit un verbe,

dont I'antEpenultieme contienl les voyelles o, i ou u, le suffixe

est -ila ou -ina; quand la voyelle derantepenulli^me est e ou o,

le suffixe est -e/aou-m«. Ex. : kusnka, c\\Qvc\\Qv;kuzimha,Qhn.\\-

ler; ku hangula, dependre, font au direclif : ku sakila, ku zim-

hila, ku liangwila; tandis que ku leka, puiser, et ku onda, saisir,

font : ku tekela, et ku ondela.

Observation. — L'harmonie des voyelles se fait aussi sentir

parfois dans la formation du Parfait (cf. § 104). Ainsi : ni lowete

(de ku lowa)\\'^\ ensorcelE; m lontwele (de ku tontold), je me
lais; ni bwene (de ku bona), j'ai vu, etc.

§ 11. — Quand deux voyelles se rencontrent, elles ont une

tendance trfes marqu6e a se contracter ou a s'assimiler; parfois

aussi I'une d'elles est 6lid6e.

1° a + a devient ordinaireinenl a. Ex. : Ka bona ha a bona, s'il voit.

a-\- i — e — h'ena = ha ina, il y a.

« + M — — h'o zubioa z= ha u zubwa, si tu entends.

a el e, a el ne se contractent pas g6n6ralement. Ainsi : a endi,
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il alia; ba ondi, ils saisirent. Cependaiit a -{- e devient parfois ee

ou e. Ex. : be enda ou b'enda^=ba enda, ils vont.

2" e s'61ide souvent devant a. Ex. : musiaFaho =mu stale alio,

reslez ici. Devanl les autres voyelles e ne s'61ide pas.

3" i s'6lide le plus souvent devant a et i. Ex. : cKa, Fa, n'izi

pour chi a, di a, 7ii izi. Quelquefois r6lision n'a pas lieu; ainsi

on trouve aussi bien di «, ni a, que I'a et n'a.

2 + w devient parfois 0. Ex -.c/i'o enda= chiu enda, alorsilva.

Mais le plus souvent i s'6lide devant u. Ex : ba b'ena n'timbiva

{—7ii umbwa), ils avaient un chien.

4° u devant une autre voyelle devient g6n6ralement iv. Ex. :

luzhnbo liva lace [= luzimbo lua kwe), sa chanson (cf. aussi § 5,

Obs,).

Devant un autre ti,u est ordinairement 6lide. Ex. : kulo {—kiiu-

lo), jambe.

Observation. — Quand i n'est pas pr6ced6 d'une consonne,

il devient ?/ devant a, o et e. Ex. : ihombe ya ko, ton bceuf; in-

giibo yo muntu, la couverture del'homme; inyama y'ehombe , de

la viande de bauf.

§ 12. — Comme tous les mots Soubiya linisseul, et comme
beaucoup commencent aussi, par une voyelle, ce systfeme de

contraction et d'assimilation des voyelles est pousse trfes loin

dans le langage.

La contraction el I'assimilation se font sentir en effet aussi

bien d'un mot a I'autre que dans le corps des mots. II en r^sulte

que, dans le langage parle, plusieurs mots sont souvent contrac-

tes et unis ensemble. Ainsi la phrase : ba ihika uiknho, ils cui-

sent du pain, devient ; b^ekik^enkoko; ni dia inyama indotii,]Q

mange de bonne viande, devient : ni dienyain'endotu.

II n'^lait pas possible de conserver dans I'ecriture toutes ces

contractions, qui d'ailleurs se font moins sentir quand on parle

lentement. Voici les regies que j'ai suivies :

1° J'ometsle plus souvent de marquer la contraction entre
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deux mots dont le rapport grammatical n'est pas intiffig, ainsi

par exemple entre un verbe et son objet. J'^cris done ordinaire-

ment : ba dia inko/co, ils mangent du pain, au lieu de 6a di'enkoko
,

Je marque cependant occasionnellement la contraction, meme
dans ces cas-la, uniquement pour rappeler qu'on pent la faire,

qu'on la fait meme habituellement dans la conversation.

2° Je la conserve par contre presque conslamment, lorsque

deux mots sont si 6troilement unis qu'ils forment un seul con-

cept grammatical (comme le pronom conjoint, par exemple,

avec le verbe qui le suit), ou que I'usage de la langue semble le

commander (ainsi, par exemple, dans le cas de la particule pos-

sessive, cf. § 60). On trouvera cependant quelquesexemples oil

la contraction n'est pas marqu6e, m6me dans ces cas-la. C'est

souvent purement arbitraire.

Obseuvation. — Presque toujours, j'indiqueparl'aposlrophe,

soit r^lision, soit la contraction des voyelles. Jenelaisse I'apos-

trophe de c6t6 que dans quelques cas rares, ou il est impossible

de savoir ou la mettre. Ainsi : maziya enzovu (= a inzovu), des

defenses d'6l6phant; endjidi {=a indjidi), il entra, etc.

§ 13. — Dim/on des mots. — Ceux qui s'occupent de I'dtude

des langues non ecrites savent a quel point il est souvent ma-

lais6 de savoir ou un mot commence el ou il tinil. Dans les lan-

gues Bantou la difficult^ est particulierement grande. Deux

syslfemes tr^s differents de division des mots y sont actuellement

en vigueur.

Le systeme le plus g6n6ralement admis, qui s'appuie surtout

sur rautoril6 de Bleek, de Steere et de Golenso, consiste a unir

en un seul mot le verbe avec ses differents prefixes pronominaux

et ses auxiliaires. On obtient ainsi des mols exlraordinairement

longs; pour les comprendre ilfautcommencer par decomposer,

par la pens6e,le concept verbal en ses divers elements. Torrend

s'y rattache dans saGrammaire compar6e, mais lemodifie assez



CRAMMAIUK SOURIYA

pronominaux indiquent des genres diff6rents (masculin, feminin

et neutre), chaque genre ayant des formes sp^ciales pour le

singulier et le pluriel.

Dans les langues Bantou, par contra, les classes des substan-

iifs n'indiquent nuUement des differences de genre (ou de sexe),

mais reposenl sur un systfeme de division tout a fail different,

dont il n'est pas possible aujourd'hui de decouvrir la base ori-

ginelle. Mais ces differences, pour importantes qu'elles soient,

n'empechent pas d'affirmer que le principe d'accord gramma-

tical est originairement le m6me dans les deux families. En

effet, en soi, suffixes et prefixes se valent, el les classes du

Bantou sont aussi bien des genres que ceux des langues

aryennes, la difference de sexe n'ayant, somme toute, qu'une

importance secondaire.

Voici ce qui par centre constitue en Ire les deux families une

difference, peut-fetre fondamentale. Dans Jes langues aryennes

la categoric du nombre est indiquee de la mSme maniere pour

les trois genres, ce qui provient trfes problablement du fait que

la categoric du genre et celle du nombre ont ete fixees dans ces

langues a des moments differents, I'une s'ajoutant, pour ainsi

dire, a I'autre. Dans les langues Bantou, au contraire, la diffe-

renciation du genre (ou de la classe) et celle du nombre s'est

faite au meme moment et de la meme manifere. A cerlaines

classes-singulier correspondent d'autres classes-pluriel, sans

qu'aucun signe special vienne indiquer qu'a priori une classe

soil au singulier plulot qu'au pluriel. La categoric du nombre,

que les langues aryennes expriment d'une manifere generate et

abstraile, se marque en Bantou d'une maniere plutot concrete.

La grammaire aryenne pent donner a chacun de ses trois genres

une valeur de singulier et de pluriel ; tandis que dans la gram-

maire Bantou un genre (ou classe) est d'embiee, et par sa na-

ture propre, soil singulier, soit pluriel.

§ to. — Quelques exemples de I'accord grammatical Bantou
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