


Index
Page

Boelaert E., M.$.C. De Nkundo-Maatschappij 41
Het Palaenegride Ras 99

Cleire R., P.B. , Le Sens des Préfixes nominaux en Mashi 21,45
De Boeck E., Mgr. Bansongo 37
Hulstaert G., M.S.C. Art Indigène et Langue 33

Nkundo en Mongo 35
Inlandsche Geschiedenis 38
Tonetiek van Tshiluba en Lomonga 56
Over het Dialekt der Boyela 95

Maus A.. C.I.CM. Introduction au Cours d’Hygiène 9
Mortier R., O.M.C. Classificatie der Talen van Ubangi 1

Is het Hart de zetel van het Gemoed in de Taal der Negers 54
Ngol P. Le Veuvage chez les Nkundo 68
Possoz E. Dot-Titre de Mariage 27

- Sur le Terminologie du Paternat 15

Van Avermaet G., M5.C.
La Refonte de la Famille sur un Pian nouveau 50
Over Inlandsche Taal in het Onderwijs 61

Van Goethwn E-, Mgr/ Procédure du Tribunal indigène d'après, l'Ancienne Coutume 81

DOCUMENTA.
Colonisation et Conscience (O. Lacombe) 39
L’Action sociale en Pays de mission

(J.Wilbois) 39
Nos Indes noires (H. Bordeaux) 40
L’Homme de Couleur 59

De la communauté populaire (J. Leclercq) 59
Moeder, ik sterf ( R. Poortmans ) 60
Colonisation et Evangélisation 101
Respect et Lieux-communs 102
Morale indigène 103

EPISTOLARIA.
Fetisjen-Nkisi
Schrijfwijze

79 Taal der Ekonda
79 Taaléénmaking

NOTAE.
Nonkel. R. Question <Motema» > 18



AEQUATORIA

IV Année ' N' 1 19 4 1

Classificatie der Talen van Ubangi.

Het is opvaliend dat er in Ubangi,
op een betrekkelijk kleine oppervlakte, zoo-
veel verschillende talen zijn. Voor iemand
nochtans die ietwat met de aardrijkskundi-
ge ligging en de geschiedenis van Ubangi

. vertrouwd is, baart deze vàststelJing geen
' Verwondering. De Ubangi vormt samen

met de Cpugo^rdom een scherpe driehoek.
Jn dçze.<feirobek hebben verschillende vol-

'kMreà, welke aile uit het Oosten verdreven
werden, zich in opeenvolgende lagen op-
gehoopt.

De taal van een volk is een heel
bijzonder élément van zijn cultuur. In het
ethnologisch onderzoek van een volk mag
^eket ‘de taal niet verwaarloosd worden,

gèvaWéèh*^ van
een volk te geven. En daar tegenovèr
brengt ons dikwijls het onderzoek en ver-
gelijking van de taal op het spoor van be-
langrijke vondsten. Het zal dus niet zonder
nut zij^, hier een overzicht te geven van
de talen en dialecten in Ubangi.0

1 ) Wegens gebrek aôn spéciale teekens, wordt
hier, na afspraak met den schrijvçr. de door hem
gebruikte schrijfwijze volgens het Internationaal
Afrikaansch Instituât, als volgt. vervangen:
t (kursief) - halfopen middenklinker (aïs de « dof-

fe » e in « d* vad«r » ) ;
(kursief) = velare nasaal-medeklinker, als in

« ziM^eh > :
sj = als in Nederl. « sjouwen » ;

Van al dè gesproken talen in Uba«
ngi, op enkele dialecten na, zooals: Gba-
kpwa, Gabu, en Togbo, volgt hier een ''
lijstje van een 90-taI meest gebruikte woor-
den. De tekst wordt zoo volledig moge-
lijk weergegeven met al de verschillende
klanken en tonen. Enkele ervan, welke mij
door confraters werden medegedeeld, geef
ik weer zooals ze mij opgegeven werden.

Voor wte een nauwkeuriger afba~
kening der taalgrenzen van de onderschei-
den groepen verlangt, verwijs ik naar mijn

zj = als in Fransch « jour » ;
dzj = de correspondeerende affricaat. ongeveer als

j in Eng. « journey » ;
j in blsku-lijst = dzj;
“ bovenaan ^chter een klinker beduidt de nasali-

satie ;
’ vooraan een woord geeft een weggevallen hoo-

gen toon wéer.
De middeltoon wordtaangegeven tusschen

haakjes, als volgt:
streepje ( - ) = middeltoon ;
hoog punt ( ' ) = hooge toon ;
laag punt ( . ) = lage toon,

Anders zijn de onbetoonde klinkers laag uit te
spreken.

De stijgende toon wordt aangegeven door tré¬
ma: a. ë, ô.

In de bleku-lijst zijn de stijgende tonen uit sa-
mentrekking ontstaan. slechts aangeduid door den
hoogen toon. *

( N. v.d. R. )



artikel enkaart vetschenen in Kongo-Over-
zee, Ml, 4. April 1937. (Bt 209): Volken
en Volksverhuizingen in Ubangi.

Bij de opgegeven talen heb ik er
drie aangebracht, welke niet uit Ubangi
zijn, maar die een heel nauwe verwantschap
verraden met enkele Ubangi-talen. Het zijn:
het Mayogo, het Mbati-Mbaiki en het Lo-
Jeku. De woorden in Mayogo werden mij
opgegeven door Pater Bonhomme O.P.
der Missie van Rungu in Oost-Uele. Het
lijstje in Mbati-Mbaiki werd mij opgegeven
door Pater A. Leperdriel, Overste der Mis¬
sie van Mbaiki in Fransch Equatoriaal Afri-
ka. Deze stam Mba^i (een vijftal dorpen
ten Westen van Libenge) beweren de broe-
ders te zijn van de Mbati-Boro uit de Eso-
bestreek in Ubangi. De taal dezer twee
stammen is nochtans heel verschillend. De

•Mbati-Boro spreken Ngbandi, en de taal
der Mbati-Mbaiki is terug te brengen bij
de taal der Mbati Ngombe. Pater Boelaert
M. S. C. maakte mij welwillend het lijstje
over in het Loleku, de taal der 8leku die
nog een tiental dorpen hebben bij Coq en
wier taal een groote verwantschap verraadt
met die der Mbenga pygmeeën. Wat on-
der de naam Ngombe staat, is de taal van
de Mbati-Ngombe der streèk ten Zuiden
van Libenge, alsook der Ngombe uit de
Bosobolo-enclave en van een paar Mbenza-
dorpen langs de Mongala bij Businga.
Waar ik in de verschiilende groepen een
ander uitdrukking vond, heb ik ze aange¬
bracht.

Voor dè lijst der verschiilende ta¬
len zie bijgevoegde tafel.

Classihcqtle.

Bantoetalen.

I Ngombe.
Gezo".
Mbenga (Pygmeeen).

Niet Bantoe - of Soedantajen.
1) Ngbaka (Mabo).

Ngbaka-Mabo.
Nzombo.

< Kpwala.
x

• Gbakpwa.
y Gbàndere (Gbanziri).

2) Ngbandi.
3) Ngbaka (Gbaya).
4) Banda. y

I Mbanzja.
Togbo.
Gobu. ’
Ngbundu.
Gbugbu (Langba).

5) Furu.

Als wij deze verschiilende talén wil-
len groepeeren, dan onderscheiden wij voor-
eerst een Bantoegroep en een Soedangroep.
Onder de Bantoegroep vallen het Ngo-
mbe, Gezo“ en Mbenga (met het Mbati-
Mbaiki en het Laleku ). Deze groep verte-
genwoordigt de overblijfsels van de Ban-
toevolken die vroeger in Ubangi verble-
ven, en naar het Zuiden afgezakt zijn.
Ze zijn weinig in getal. Het Mbenga der
Pygmeeën vertoont veel gelijkenis met het
Loleku. Enkele woorden nochtans, bijzon-
der de getallen, verwijzen naar een ver¬
wantschap met de groep Ngbaka-Mabo.

Aile talen dezer groep hebben het
bijzondere kenmerk der Bantoetalen: het
prefix der naamwoorden; hetgeen volko-



men ontbreekt bij de andere groepen.
De groep der niet-bantoetalen, wel¬

ke ik Sqedantalen npem, moet nog on-
derverdeeld worden in 5 tôt elkaar niet te
herleiden ondergroepen.

De eerste'ondergroep der Soedan-
talen bevat het Nzomba, Ngbaka-Mabo en
Kpwala. met ook nog het Gbakpwa en
Gbandere. die enkel onder elkander wei
nig verschillende dialecten zijn van één en
♦dezelfde taal. Het Mayogo van Uele be-
hoort blijkbaar tôt deze groep. P. Van Bulck
noemt deze groep het Ubangi-Uele sub-
straat. (Het Mbenga der Pygmeèën rang-
schikt hij ook in deze groep). Het meeren-
deel dezer volken, welke maar kleine groe¬
pen uitmaken. verblijft in het westelijk deel
van Ubangi, verspreid tUsschen dé andere
stammen. Zij vertegenwoordigen de eerste
inwijking die de Bantoe volkeren, welke
toen den Ubangi bewoonden, verdreven
hebben. Volgens Mgr. Tanghe zouden dit

•allen ook oorspronkelijk Bantoe zijn. Het
is echter duidelijk dat hun taal de uitge-
sproken kenmerken der Bantoetalen mist en
dat ze moet gerekénd worden, samen met
het Ngbandi en het Mbanza, bij de Soe-
dantalen.

Dan komt het Ngbandi, welke heel
' het oostejijk deel van Ubangi bezet, bene-

vens nog een breede streep ten Zuiden tôt
tegen den Ubangi ten Zuiden van Libenge.
Het Sango, de handelstaal langs gansch
den Ubangi, is er een dialect van.

De Ngbaka (Gbaya) vormen een
ander compacte groep (de grootste in ge-
tal ) welke gansch het centrum van Ubangi
bezet. Deze Ngbaka zijn niet te verwar-
ren met de Ngbaka-Mabo, zij vormen op
taalkundig gebied een gansch onderschei-
den groep. Ikschrijf bij hun naam Gbaya

bij, omdat ze dezelfde taal spreken als de
Gbaya van F. E. A.

Dan komt de Banda-groep, waar-
van de Mbanzja de bijzonderste vertegen-
woordigers zijn. Zij scharen zich in cirkel-
vorm rond de Ngbaka (Gbaya). Tôt deze
groep behooren ook de Togbo, de Gobu,
de Ngbundu, de Gbugbu of Langba, wel¬
ke allen onderscheiden dialecten zijn van
dezelfde taal.

Dan komt eindelijk de afzonderlijke
groep, de Furu. Het grootste deel dezer
Furu verblijft langs den autoweg en in het
binnenland tusschen Bosobolo en Molegbe.
Een ander deel verblijft bij de Ngbaka ten
Westen van Bozene. Het is een groep wel¬
ke tôt nu toe ethnographisch niet is thuis
gewezen. De taal vertoont groote afwij-
kingen met de vorige Soedantalen. Mis-
schien zal, door vergelijking met taalgroe-
pen uit andere streken, ook de verwànt-
schap der Furu kunnen aangetoond worden.

Niettegenstaande het groot aantal
dialecten welke in Ubangi gesproken wor¬
den, kunnen die aile tôt 4 talen herleid wor¬
den, waarvan enkel 3 practisch in aanmer-
king dienen genomen te worden. De ban¬
toe-dialecten, Ngombe, Mbati-Ngombe en
Gez3a, tellen allen samen maar een 10.000
zielen, te weinig om nevens de Soedangroe-
pen taalkundig in rekening genomen te
kunnen worden.

De bijzonderste Soedantaal, voor
wat haar cultureelen invloed aangaat is het
Ngbandi. Zij wo/dt binnen de grenzen van
Congo door 113.000 zielen als moedertaal
gebruikt. Daarbij wordt ze verstaan door
bijna al de andere stammen van Ubangi, uit-
genomen door de groote groep der Ngba¬
ka (Gbaya). Indien men zich moet be-
perken tôt één lingua franca voor gansch
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NZOMBO NGBAKA-
MABO

KPWALA. MAYOGO MBENGA NGOMBE MBATI
MBAIK

hoofd nzo (-) nzo (-) nzo (-) enzji Mosôko (- ' .]) molô • moto
oog la la la tila liso liso iso
oor ZBn (-) ze (-) zeon (-.) ezji lue (-•) etôi mati

nyo” (-) hu“ (-) hu“(-) 6WU mion langa diolo
moud mo mû” mo ebu munua ( - . . ) monûko moko
tand t8“ t80(~) te (-) ete mino mino - meno
tong mi mili mili emi eléme elémi lei
haar su (-) su (-) su (-) sindzjo sué (-') sué ( - ’ ) tua
hais ngo (-) ngob ngob ngolo kingô loli kingo
hart bû kûnde kûnde buwa gbosomba moléma motema *

buik bû bû bû ebu moe“ sjopû sopo
ingewanden nza (-) kûnza ('-) kûnza ('-) enza mesé (-’ ) sjopû luku sopo
hand kpwe (-) té kpwa (' -) kpwâ te kpwe e kpwa litândâ ( - ’ * ) ebâ bo

C--)
vinger nyi nzo kpwa ( . - )ls kpwe (.- ) li kpwa mondzjâ (*' ) mosâpi nana bo
been (voet) kpwâno no no edu mako mako kolo
been (os) béye kûa kûa beke evesé mokûwa bua
mensch vo (-) vo (-) po kwalaends moto moto mondo
man rnûss mûoss mûko ( ' - ) boko paeD (.-) mônu mondomok
vrouw WÔS8 wôlôse wôlô ulu , olo moâto mali (. ) œondali
kind piye zôôse dois ndili moâna yengé nane lokol<
meisje le ( - ) wôse le (-) wôlôse le ( - ) wôlô tzjaulinds ngondo ( - - ) moseka manzenga

slaaf . nga vo (.-) kà kpwe (-) kâ kpwe ( '- ) balinde mômbo nubûli moye” '
vader nyi i“ dâ jima ta sesâ, dada baba
moeder nyi in (J ima ( ’ - ) ima ngûé inga. marna ina
broeder . bû nyi kama (.-) lima l’-) ndaima kâlï mâna inga nanzina
aarde kotô (-’) tô tô doto sapa ( -- ) ndebâ, kpwoto mbondo
hemel layé lakpwé leikpwé ( - ' * ) abokpwi nzambé (-’) lombe, gbusa ikolo
zoo bo gbâi la ela mue (’-) moi mui
maan pe (-) PB (-) pe (-) epe songe ( -) songe so“ge
ster pâme pé la me i palame . J ekopala moti monzôto ndotia
nacht bitsji bitsji biti biti butû bulû butu
gisteren ndo G) ogingi libi(k)e("-- imbukpwe (‘.-) lili naké ebi nie” dzo
water ngô ngô ngô engu mâi moliba (.*■) meko
berg ta kala ta eta esémba (-*.)- mokôndô kenga
1 kpwô kpwâ kpwôli C ’) bini moti moti (. ’) ngamo
2 bisji (• .) bisji (’ .) bisji (' .) bisi ebâ ébalé baie
3 bala (-.) gbâta ’bûta bata isâto isâto sato
4 bana (- -) . gbiana ('—) bona bada bana (.-) in6i nie
5 vue (-.) ve ( - ) vue (*.) iufuwe vûe ("-) itâno tano
6 sjita ( 4 sita (•.) sita (* .) madîa sita (■-) isamano (-...) samano
7 siyena f.-) silana silena mananeka sénà (’-) sambo tanzobale

8 séna ('-) séna ( ’- ) séna ('-) madzjina miambe mwambe sesane



GEZO” LOLEKU NGBANDI MBANZJA MONO NGBAKA
(GBAYA)

FURU

mae mutü li kumu (-.) kuma zû zo (-)
liso liho le la (--) la (-) la gbà li kama (. ’)
tue itôi ma (-) tû tu zârâ mbi
songa yôlo ha°(-) nwan (-) ngow z5a kàns
DD manaka nya”(-) ma ma nû tala
mis lino te" (-) zi izi gogo (--) nganga (--)
libayi lolému msnga (--) timbi tima léffi nz3
sue loswé kwa (-) su su mili nga
kingo nkingô €Pn(-) g* (-) 0« gare (--) ngângâ
ekamu molôko gonda zu (-) voro buguru nguru
sapa ifumo ya (-) tsjélé selemu zân ngals (-■)
masapa me mihai vi“ sété lu kâlâ zàn tikpwi
ebae ikata ti (') né ne k5n 8*

seu mohai li ti (.-) ka né yaka ni zû k5n gona gi (--*)
mbo lokolo gars (--) da da nyàn^a vwûtingî
kue, ebe mwehé bio (.-) gbabi gbabi gbara (-) mângo
moto moto zo zu (-) zu wi de (-)
molo jwele k51i (•-) yakose ( — ) yakose wûli ngonongaba
nka mwântâka wali (•-) nyase (--) nyase wûko ds nyé (-’ )
mi mwana ( ' .) nyingambi ( - . ,. ) yabese ( - .- ) gboro bé ngânôngé le
nzee mwâoa mwâ¬ masia yanw«r« ( -- . ) bere ye w«r« bé zonga (*--) ké mbi

mange
mbamo

ntâka
moômbo
hâangô, tatâ

mbe
to (-)

yazu ( * - ) '

X !»(•)
mbatsja
ba

ngban
ba (-) bula

mamo nyangô, mamâ ta (-) na (- j ayi na (-) kinyD
marna me lohâé nyi ta ( '- ) nyân aya nyân mânzs
lute
lola lobôla

tisé
yayu (-’)

tà
tsjâlàfô

asp
salafo

nu nga
linza ( ' - )

ngâla
kémû kaza

mone yéfa lâ b ob wesé kaza
tembe Wéli nz8 yépe yepe zeke (.-} nâfe
yange inâtsi tongolo mbérépe ("-) ngorope sala (—) mbérépe
biti inoksb bi (-) tsjûlûbu ("-) butsja tUn (-) ndôâli
nekia-yo lobi biri (•-) lubumu (’—) libiki Z8 (-) taga (- )
liba mai ('•) ngû ngû ngu li nzjinzji (—)
ngangele nganga hata (—) kaga (—) kaga toa(-) kôngo
emoti - 5ka kai (.•) . haie (.-) baie kpô nà kàraba
ebale - baé SB bisji (-.) bisji bua (—) nâ dzjûge
esato •* hàto ta vota (—) vota tare na motoage (-*..)
ekpwangane - nei sia (.-) vana (.-) vana nare (—) na sige (■'.)
obo mati - tâno ka”(~) mindu (-*) mindu moto (.-) na mige (’ -)
matoba motôba (.”) mana (.-) gazara mindu mana baie gazere (—) na gazara ('...)
sambo ntsambo mbârâ mbârâ gazara mana baie mindu mana bisji gazere (—) mbe nâ gazara tara nâ

mwambe moambi miambe ngberere (—) mindu mana vota
kpô

ngberere (—)
kâla

nâ gbérere
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NZOMBO

ivûyena

NGBAKA- KPWALÂ MAYOGO

odupabini

MÔENGA

libwa

NGOMBE

libwa ('.)

MBATI-
MBAIKI

tonzune
MABO

vina ('-) ivuena (

10 nzo kpwâ nzo kpwâ nzo kpwâ dzjo kpwa ’ nzo (-) kpwâ ôtete, lomi sue

11 nzo kpwâ kû-• nzo kpwâ nzo kpwâ dzjo kpwa nzo (-) kpwâ ôtete na (-) baie ngamona
nu kpwô kule ('.) kpwâ pe kpwôli (-•■-) nekabini na moti moti (.*) mbuke ngamo

20 nzo bisji nzo kpwâ te nzo kpwâ dzjokpwa bisi nzo (-) kpwâ ôtete ébae baie baie

30 nzo bala ( )
(-) bisji
nzo kpwâ

gba bisji
te nzo kpwa dzjokpwa bata

na (-) mâbâ
nzo (-) kpwâ ôtete esâto mako masato

100 kôto kpwâ
(-) gbâta
nkama ( — )

gba bâta
ngbangbo kama bini

na (-) masato
nzo (-) kpwâ mâkâmâ ngunda"gu

200 kôto bisji
kpwâ
nkama ( — )

kpwôli
ngbangbo (--) kama bisi

moti
koto (—)

ngamo
ngundan ngu

zout mongba
bisji
to“

bisji
mongba ngoto mokwâ (-’) mokâ (-*)

baie
mo“ gwa

steen tsjimi (’-) temé (-‘) téme terne liboé (—•} etâi taie
ijzer ka (-) kâla kâla kalase yôbe ('-) ngwa (-) mboli
stof ( kleed ) bongo (••) mongo (.-) bongo (.-) bongo etôbo esénza tulu
lans mbenga (--) doB (-) do(-) mandambi likongô likongo ikongo
boog inde" ( ) ngbango (—•) ïmo tôli (•-) adele motâ motimbi gba11 go
pijl lolô inde"(-“2) ndë° mbanza edzji v inde (’-) nde (.-) kpanza
stok lô ngâni igbo (-) ndoko of ndula mole (-’) molé (-*) ton goto
koord ku (-) . ku (-) ku (-) ekpwu mokoli (—’) moliki luku
pot no (-) no“(-) noB (-) no°(~) rusa mbiâ (-*) téni sembe
mes se (-) mba mba mbati yôbe ('-) mombi fa
werkmes tnasâle nzenze (—) nzenze (--) ngingi nzenze (—) mbaw nzenze
bijl kôwa ('-) dôpo dôpo bakpwa ’ lômbi epôndo yoka
stampblok kôto gboga (-) kingili (-”) kulube eboka (—.) eboka (—.) somba
geit ne (-) bêle (’-) bêle ('-) meme mbôe C-) meme (—) hali mboli
vogel nu (-) nu (-) nu (-) edu nyoli (-•) mburû (-') nionli
kip ngo (-) ngo11 (-) ngon (-) ngô engo soso (—) koko (--) koko
ei pâ gon ( - ) pala ngoB(--) pala ngô ') pala ngo likélâ G") libenge (.—) moke koko
hond bo (-) bon (-) bôno (’-) bôlo C~) bob mboande (.—) nvâ, mboa mbua
hond, mannet- mo boB ( - ) mâ’ko bôno ('-) mâko bolo (’.*-) boko bolo pa mboande nvà mômi molo mbua

je
hond, wijfje bo wose ( — wolo bôno wolo bôlo (-’•-) ulu bolo ngôa C-) ” nva mali wali mbua

olifant ’ya (-. ) ya (-:
)

iya (-•) eya nzoku (-.) mbongô nzoku
buffel mbo (.-) nzâle mbokô (-•) egbwa mbokô nzâle mboko
hertegeit ngendzji dengbs (-.) dengbs (-.) endo mosome (—') ngandi mboloko
chimpanzé so (-) séko séko kaya sumbu (--) molindi sumbu
luipaard süa sua sûa siya ngoi sua ngoi
slang kpwôB kpwôno (’■) kpwôlô ( -) kpwolo enzo (.-) nzo nzo
bij (bie) ndzji (-) nzôi nzi (/) palaewa gbûe (’-) poki (-.) nzoi
dorp
huis

gba (-)
tite (--)

gba (-)
te (-)

igba (-)
te (-)

koti
eti

ngândo
ndâko

boom lô nâ nâ ndula molé (-') molé (-') mote



GÊ20- LOLEKU NGBANDI mbânzjA MONO NGBAKA
(GBAYA)

FURU
libwo, vote iboâ gumbaya G'-) ngberere mana mîndumana vana moro mbe nare na ngbérere tara

baie ( .-) G-) nâ kâla
nzumi, bo-

kpwone
lotûkû, jomu sui (.*) gbûfù kpwalafo bu G) na gbufu (’“)

bokpwone ngu sui koi ndo ni koi gbûfù mana baie kpwalafo sapa bu (-) ng5 ne na gbufu tara na
na moti (•■--) ne baie kpô kala

a si to zu bingûû bîbaé sui se gbûfù na bisji azu putu zu baie bu (-) ne bua gbufu na dzjo
ge (■. --)

a si bato
masalo

bingûû bihàto sui (.’) ta gbûfù na vota
("-)

azu putu zu vota bu G) ne tare baie na motoage

bundalo monkâma ngbangbo ngbundangbu
G-)

azu putu zu
kpwalafo

bu ne bu G ')

bundalo baie minkâmâ
mibaé

ngbangbô se ngbundangbu
bisji

bu ne bu para
bua -

kwe mokwâ hingo (-) ngb«r« ngbiri ta" (-) kata G’)
boko ibdkd tsD ne yu G) badzja tâ koso G-)
sone lobolo nwâD kwa (-) bolo tembe (*.)
etuo etôbo bongo (.-) lôba loba turu (") kubu (“)
ekonga ikongû t6‘ du (-) du séré nyinga
utalia
esowa

mongângo
ikulâ

taie ('.)
banza

nzjâbcre (""}
kpwili (”)

nzoboro
wele, kpwili

nzâbéré
kpili C )

dzjâbéré
inde (’-)

mbaso mweté kende (.-) ngbané (”) dondoro (—) kaga
niku mohinga kpwû wû wu pele G-) kula (.-)
mbee mpoké ta lusù G') lusu kpana (") kata ( ’)
sone ifakâ zama kamba kamba koya G-) kuya G*)
ekpwangbula ebûndû bâ digbû karawo dugbù digbû
bons ikôbà dd s gonda gonda kpenemo (—.) kpwobmo
biai eboka kpwu du gafuru kûngba g5yo
meme ntaba nga11 sa yaboro yeboro dua binÿa” (’.)
mbue ifuû hun G) yannu G*) yenu nséD G ) yali (-j
koko ntsoho kindo ' z ngoto GJ ngoto kola G') kungia }
me o koko mokelé para (-) p«i (-) poro kûli kabe (.-)
nve mbwâ mbo yav5r5 G”) yavoro tolo G ) bisi ('*)
molia nve mbwâ ya

jwele
to mbo (-.) ko yarûrû (—") ko yavoro wuli tolo (’— ) ngaba bisi G")

kaya mbwa ya
mwântâka

ta mbo (".) nyu“yavûrt (—")-ayi yevoro na tolo
i

kdnyâ bisi

mbongo njoku doli (—) mbala mbala bro kazi (•-)
mbo ngbà munu gwa yélé dogo
ngandi mboloko {"') ngandi (.*) ngandi (.-) woga ngandi (.-) ngandi (.-)
kombozo ejâ vo° (■) kpwilima (*'-) kombu siko seku
kopiye nkoi zen (-) mirû miru 95° (.) kagba
ngona njd ngbd (-) yakorô G”) yakoro gan G) bôkoyo
nzoi lonjwé lavu (--) vwatoro ('—) watere g?ro (-) tagi G-)

mbôka koddto (—) 95 (-) kpwi toa
ndâko da nda nda t5a

mbaso mweté kake (—) ya (-) yo te (-) kaga (—)
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Ubangi, dan is het Ngbandi voor die taak
gansch aangewezen. Dank zij de talrijke
werken van Pater Benjamin Lekens mag ze
onder de meest onderzochte en ontwikkelde
talen van gansch Congo gerekend worden.

De belangrijkste taalgroep nochtans,
voor wat het getal aangaat, is het Ngba-
ka (Gbaya). Men schat de Ngbaka een
200.000 in getal. Ze beslaan gansch het
gewest van Gemena en worden bediend
door twee Missies: Bwamanda der PP.
Capucienen en Bomenenge der PP. Scheu-
tisten. Deze twee missies bedienen zich van
het Ngbaka voor het godsdienstonderwijs
van hun christenen.

Een andere belangrijke groep is de
Banda-groep. Al de verschillende dialecten
samen tellen een 133.000 zielen, waarvan
de Mbanza alleen 81.000. Ze zijn over
verscheidene gewesten verspreid. In de mis-
sie van Mawuya wordt het Mbanza als
voertaal met veel bijval onder de inboor-
lingen gebruikt.

De Ngbaka-Mabo-groep is min be-
tangrijk en behelst enkel een 13.000 zielen.

De Furu tellen er een 5.000.

Nietteqenstaande innerlijke moel-
lijkheden werd de inlandsche taalkwestie in
het Vikariaat van Ubangi van meet af bij
het goede einde aangevat, met als princiep:
Moedertaal Voertaal. Er worden 3 onder-
scheiden inlandsche talen als voertaal ge¬
bruikt : het Ngbandi in het grootste getal
missies, het Ngbaka te Bwamanda en het
Mbanza te Mawuya. De bekroning dezer
méthode heeft niet lang op zich laten wach-
ten. Indien het Vikariaat van Ubangi zich
thans mag verheugen in een groot aantal
goede en gétrouwe christenen, dan is het
grootendeels te danken aan het gebruik der
inlandsche taal in de wederzijdsche betrek-
kingen tusschen Missie en inboorlingen. 1 ’

Pater Rodolf Mortier. O.M.C.
Butinga.

1 ) Het Vikariaat van Ubangi is een tref-
fend bewijs van wat op gebied van inlandsche ta¬
len, zoo voor de theoretische kennis aïs voor het
praktisch gebruik, kan bereikt worden, zelfs in toe-
standen, die nu juist niet als bijzonder gunstig kun-
nen doorgaan, zooals de studie van P. Mortier
aantoont. Zoo'n werk verdient allen lof ( G. H. )

Résumé

Les langues de l’Ubangi sont en majori¬
té « soudanaises »• Parmi celles-ci il y a trois lan¬
gues principales, parlées chacune par une popu¬
lation assez nombreuse: elles sont utilisées dans

l'enseignement. La plus importante pour l'œuvre
culturelle est le Ngbandi, qui est comprise aussi
par les autres peuplades, à l’exception des Ngba-
ka-Gbaya.



Introduction au Cours d’Hygiène

Le Programme des écoles primaires
prévoit un cours d’Hygiène à répartir sur
les cinq années d’études. Outre l’hygiène
proprement dite: notions de propreté géné¬
rale, soins du corps, précautions diverses, ce
cours comporte encore des notions théori¬
ques et pratiques sur les principales maladies
tropicales, et sur les autres maladies et
accidents les plus communs.

Etant donné l’ignorance crasse dans
laquelle végètent les populations congolai¬
ses sur ces divers sujets, le cours d’Hygiène
s'avère très important pour la formation de
la masse de la jeunesse. S’il est bien en¬
seigné, assimilé et mis en pratique, il con¬
tribuera grandement à la lutte contre les
endémies et la mortalité précoce : il aidera
à former une race saine, premier fondement
de toute prospérité spirituelle et matérielle.

Mais le cours d’Hygiène pourrait
jouer au Congo un rôle encore beaucoup
plus Important. Il devrait faire évoluer la
mentalité magico-fétichiste primitive vers
les concepts religio-scientifiques civilisés.

Le fétichisme et la sorcellerie com-
portent la réponse des Noirs au problème
du mal physique: les maladies et la mort sont
l’effet de causes préternaturelles. Nous au¬
tres, nous avons une autre réponse à ce
même problème. Distinguant ce que le pri¬
mitif confond, nous connaissons par la reli¬
gion l’origine lointaine de ces mêmes maux,
et nous savons par la science leurs causes
immédiates qui ne sont que naturelles.

Ces deux réponses opposées régis¬
sent, chez les Noirs et chez nous, un com¬

portement nécessairement différent, qui
exerce son influence sur la vie entière

Tous ceux qui ont été appelés à in¬
struire les Noirs, soit en matière religieuse
soit en matière profane, se sont butés à ces
erreurs tenaces, et ils les ont réfutées dans
le plan de l'instruction ou du cours qu’ils
étaient occupés à donner. Mais on peut se
demander si cette réfutation partielle, sinon
occasionnelle, n’est pas insuffisante.

La réponse des Noirs au problème
du mal physique étant une (causes préter¬
naturelles immédiates), la réfutation qu’on
en fait devrait être une également. Il fau¬
drait opposer au système erroné, le système
vrai dans son entier et non par pièces et
morceaux. Traiter de l’origine lointaine des
maladies au chapitre . du péché originel,
de l’inexistence de leurs causes préterna¬
turelles à la leçon de catéchisme sur le 1er
commandement de Dieu, et de la réalité de
leurs causes naturelles au cours d’Hygiène,
c'est présenter un exposé sans cohésion,
et dont la foÆe de persuasion est énervée.
La remarque est d’autant plus pertinente
que, le principe de contradiction ne semblant
guère exister pour l’esprit du Noir, il ne
lui suffit pas d'avoir été convaincu de la
véracité d’un système pour admettre l'erreur
du système opposé: il les admet tous les
deux simultanément.

C’est dans le but de combler ce qui
me semblait être une lacune que, m’aidant
de quelques travaux antérieurs de mes con¬
frères, j’ai rédigé en kiyombe un petit ma¬
nuel à l’usage des écoles primaires. Je lui



ai donné la forme d’une Introduction au
cours d'Hygiène, et cela pour deux motifs :
d'abord parce que, malgré la'portée religieu¬
se de l’exposé, il répugnera toujours de
consacrer une série de leçons de catéchisme
à parler de matières aussi profanes que les
microbes ou les vers intestinaux; ensuite
parce que cette Introduction ayant donné
les lignes générales de la causalité des ma¬
ladies, le cours lui-même d'Hygiène, tel que
le Programme le prescrit, en deviendra une
application constante et une démonstration
toujours renouvelée.

Ce travail n’est évidemment qu’une
ébauche bien imparfaite. Je me permets ce¬
pendant d’en publier ici le canevas en fran¬
çais, à titre de documentation pédagogique
sur cette délicate et si importante matière.

A. CONDUITE DES NOIRS ET CONDUITE
DES BLANCS.

♦

Pour nous. Noirs, les maladies et la
mort sont causées par la sorcellerie et les
fétiches — d’où nos multiples moyens pour
les combattre : énumération. . . malgré ceux-
ci, pas de résultats appréciables.

Arrivée des Blancs, ayant richesses,
inventions, santé — ces biens ils ne les ac¬
quièrent ni par la sorcellerie, ni par l’in¬
tervention de fétiches, ni par l’observance
de tabous, ni par la consécration des en¬
fants aux fétiches, etc. , mais par leur tra¬
vail, leur science : de plus, honorant le vrai
Dieu, Celui-ci les a bénis.

Au point de vue maladies et mort,
la comparaison est tout à l’avantage des
Blancs - donc nos croyances et nos moyens
sont vains, prenons les leurs.

B. VRAIES CAUSES DES MALADIES.

1° Les maladies et la mort sont la pu¬
nition du péché.

Nos ancêtres ont inventé la sorcel¬
lerie parce qu’ils ne savaient pas l’origine
et les causes de la maladie et de la mort.

Nous, chrétiens, nous savons main¬
tenant que: Adam et Eve étaient parfai¬
tement heureux: soumission des animaux
et de la nature, pas de maladie, ni de mort.

Péché d’Adam—sentence de Dieu:
paroles â Adam, à Eve—donc la souffran¬
ce. la maladie et la mort sont punition de
ce péché.

Depuis ce jour , la terre est maudite —beaucoup de créatures sont devenues mau¬
vaises (par rapport à l’homme, représen¬
tation didactique): énumération d’une foule
d’animaux et de plantes qui font souffrir,
rendent malades, causent la. mort (nommer
déjà quelques agents spécifiques de mala¬
dies ).

Miséricordede Dieu — toutes les créa¬
tures ne sont pas devenues mauvaises:
énumération d’animaux, de plantes utiles—
de plus, pour alléger la souffrance et la
maladie, Dieu a mis dans une foule de
créatures la force de les combattre : remèdes

Donc depuis le 1" péché, la terre
est un mélange de bien et de mal — énumé¬
ration — antithèse — le mal est la punition du
péché — le bien est le fruit de la miséricorde
divine .

Nous sommes les descendants d’A¬
dam — transmission de la peine .

De plus, nous sommes pécheurs,
tous les jours . — Dieu veut donc que les
agents de la souffrance nods punissent de
temps en temps — ïl les dirige par sa Pro¬
vidence .

Mais ces punitions du péché sont



générales—à chaque péché, ne correspond
pas une peine ou maladie déterminée (in-

. sistance sur ce point qui contredit la croy¬
ance fétichiste pour la transgression des
tabous) — l'ajustement exact despeines aura
lieu dans l'autre vie.

Nos ancêtres ignoraient tout cela —
voyant la maladie et la mort, ils les ont
attribuées à l’envie des sorciers et à la ven¬
geance des fétiches —• rejetonsdonc ces croy¬
ances — Dieu le sait mieux que nosancêtres.

2° Les agents des maladies.
Les agents des maladies sont de

grandes ou de petites créatures — nos ancê-
tres connaissaient les grandes et les évi¬
taient: léopards, serpents, etc. - mais ils
ignoraient les petites, du moins entant que
causes de maladies: moustiques, vers, mi¬
crobes.

a) les microbes
êtres vivants , invisibles — micros¬

cope.
lieux ou choses oû ils se trouvent —

énumération.
comme tout vivant, iis doivent se

nourrir — dévorent les matières oùils se
trouvent — énumérer toutes les parties du
corp4 qui peuvent êtres attaquées — d’où

' Multiplication prodigieuse .
grandevariétéd'espèces — chacune a

ses organes ou lieux de prédilection, pro¬
duit une maladie spéciale — exemples.

voies d’introduction dans le corps:
1 . respiration — explication — exemple: tu¬
berculose . 2. nourriture et boisson: souillées
par mouches — eau impure . 3, plaies.
4,peau: vêtements contaminés , piqûres de
moustiques , etc .

propagation — comparaison : graines

du faux - cotonnier - les agents de propa¬
gation sont: le malade lui-même (exemple:
tuberculose), certains animaux (rats, mous¬
tiques, mouches), l'eau, exemple: rivière
souillée par les déjections dun dysentéri¬
que — tout un village en est alors atteint ,
calamité , nos ancêtres: « notre village re¬
gorge de sorciers » ; non , mais l’eau est
pleine de microbes par la faute d’un imbéci¬
le qui l’a souillée!

contagion — raisons de l’isolement .
b) les moustiques
ne sont pas agents directs de ma¬

ladies, mais vecteurs de microbes.
exemple: le moustique de la malaria-

processus.
lieux favorables aux moustiques.

c) les mouches
mêmes remarques que pour les mous¬

tiques.
exemples et explications: mouche

tsé-tsé, chrysops (mouche des filaires),
mouche ordinaire souillant la nourriture.

conseils pratiques.

d) les vers *
dans les intestins — certains sont suf¬

fisamment grands pour être vus. d’autres
visibles au microscope seulement.

action dans les intestins, effets.
introduction dans le corps dé l’hom¬

me.
conseils pratiques.

3" Les remèdes.
Dieu, qui a fait les agents des ma¬

ladies, a fait aussi les armes pour les com¬
battre: les remèdes.

profusion — énumération de toutes
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les espèces créatures qui peuvent ser¬
vir de remèdes — c’est Dieu lui même qui
y a mis la force de combattre les mala¬
dies — spécificité des remèdes.

exemple: la quinine — espèce de poi¬
son que Dieu a mis dans l’écorce d'un ar¬
bre: le quinquina — préparation — effet : le
poison tue les microbes qui dévorant le
sang, donnent la fièvre — le malade guérit,
non par la force du fétiche X. invoqué
dans ce- cas par les païens, mais par celle
du poison quinine, créature de Dieu.

c'est non seulement dans les plantes
d’« Europe»,' mais aussi dans les nôtres
que Dieu a mis ces forces curatives — nos
ancêtres le savaient — exemples de quelques
bons remèdes indigènes — les employer n'est
donc pas pécher s'ils nç sont pas admi¬
nistrés par un féticheur — prudence dans
leur emploi, car les villageois ignorent les
doses exactes; s’ils sont trop violents, ils
tuent à la fois les microbes et le malade —d autres sont inopérants — préférence donc
aux remèdes européens.

même avec ceux-ci prudence —exemples d'accidents — donc ne se les fafre
administrer que par les compétents, suivre
les dosés, ne pas courir d’un dispansaire
â l'autre, se méfier des charlatans-

espèces de remèdes: à avaler: énu¬
mération — à enduire: énumération — les
injections qui introduisent le poison direc¬
tement dans le sang où résident très sou¬
vent les microbes.

4° Inanité de la sorcellerie et du féti¬
chisme.

Résumé et antithèse.
Origine des maladies : le et les pé¬

chés — et non la jalousie du prochain qui

ensorcelle, ni la transgression d'un tabou
de fétiche.

Agents des maladies : des créatures
de Dieu, qui se sont gâtées (respectu homi-
num) par suite du péché; microbes, etc. —et non les.sorciers ou les fétiches.

Armes contre les maladies: remèdes'
créés par Dieu — et non recherche et mi¬
se à mort des sorciers, installation de fé¬
tiches, port d’amulettes, etc.

Mais ne seraient-ce pas les sorciers
qui envoient les microbes sur les hommes
qu’ils jalousent? Pas du tout, puisque les
sorciers sont des Noirs qui ignorent les
microbes, qui n'ont même pas de micros¬
cope pour les voir!

Qui envoie alors les microbes? Ni
Dieu .. . , ni le diable . .. Personne! Ils cir¬
culent, ils ont faim, ils attaquent ceux qui
ont l’imprudence de se mettre à leur portée— comparaison: le léopard tue un homme
dans la forêt — qui l’a envoyé? — â qui la
victime doit elle s’en prendre ? ( pour au¬
tant que ce fait ne soit pas déjà interprêté
superstitieusenient ).

Lorsque l'homme est .malade, s’il
veut s’en prendre à quelqu’un, ce ne peut
être qu’à lui-même; il a été imprudent en
se mettant en contact avec les agents des
maladies : énumération d’une série de cas.
Pourquoi vouloir à toute force accuser au¬
trui par l’hypothèse de la sorcellerie? -
Pourquoi vouloir rendre autrui responsa¬
ble du malaise de tou corps? — Cherche la
cause en toi-même ; ignorance, imprudence,
distraction, hasard — La sôrcellerie est le
fruit de l'orgueil ... de l’égoïsme... de la
jalousie réciproque ... des soupçons inju¬
rieux. ।

Illogisme: ceux-là ipêmes qui ac¬
cusent . de Sorcellerie, portent le malade au



médecin blanc qui ne recherche pas les sor¬
ciers, ne les combat pas . . . comment alors
le malade guérit-il?

Erreur patente: aucun médecin, ni
aucun infirmier noir n'a jamais trouvé dans
le corps des sorciers, ce soi disant 2* esto¬
mac avec lequel ils < mangent > le prochain.

Affirmation gratuite: qui a jamais vu
les sorciers lorsqu’ils vont à leur festin noc¬
turne? — ils ne sont visibles, répondez-
vous, qu'â leurs co-sorciers. — Mais alors,
comment, vous, le savez-vous?

Opposition à la volonté de Dieu :
Dieu veut que les hommes s’aiment — Il
ne peut donc leur avoir donné le pouvoir
d’ensorceler, ce qui serait cause d’une in¬
finité de haines, de jalousies, de soupçons,
de meurtres — l’homme qui hait son pro¬
chain. ne peut lui faire tort que par les
moyens externes et visibles: vol, coup,
blessure, meurtre — la puissance d’ensorce¬
ler est trop grande pour que Dieu l’aie don¬
née à des hommes — donc il n’y a pas de
sorciers.

Mais Dieu voyant qu’un homme est
l’objet de la jalousie du prochain, ne le
tue-t-Il pas lui-même poér faire dispàraî-

, tre cette jalousie? Dieu ne tue jamais di¬
rectement ( voir supra ) — de plus, ce serait
contre sa justice: tuer le bon, pour con¬
tenter lés mauvais!

Mais comment se fait-il que le poi¬
son d’épreuve tue les uns et non les au¬
tres ? Ruse des féticheurs : dose différente,
constitution personnelle différente, contre¬
poison.

Donc nos ancêtres se sont trompés !
L’installation des fétiches est de mê¬

me tout à fait vaine. — Quelques exemples
typiques d’effets non-obtenus si le sujet
pose en même temps la cause de la mala¬

die qu on veut éviter par le fétiche.
Mais les féticheurs guérissent sou¬

vent des maladies? — Ce n’est pas par la
vertu de leur fétiche, mais par celle que Dieu
a mise dans' les remèdes qu’ils emploient
en même temps.

CONCLUSIONS PRATIQUÉS.

En cas de maladie :
1° accepte la punition de tes péchés,

offre tes souffrances à Dieu.
2* prie Dieu, le Créateur, tout- puis¬

sant, qui peut te guérir.
3° emploie les remèdes que Dieu a

faits pour toi, soit indigènes soit européens.
4° n’impute pas à autrui l’affaire de

ta maladie ; reconnais ta part de responsa¬
bilité.

Chaque paragraphe est suivi d’un
questionnaire qui épuise à peu près la ma¬
tière traitée. Ce système d’exposé narratif,
suivi de simples questions, m’a paru pré¬
férable à la méthode catéchétique, par la¬
quelle les enfants répètent machinalement
des textes appris de mémoire, sans en as¬
similer suffisamment le sens. D’autre part
il faut mettre des questions toutes faites à
la disposition des moniteurs, qui sont pour
la plupart incapables de questionner intelli¬
gemment sur un texte quelconque.

Ce cours est donné dès la 1’ an¬
née d’études — avec répétitions opportunes
dans les années subséquentes — de façon
à en faire profiter le plus grand nombre
d'enfants. L’expérience a montré que, sauf
pour les tout petits, il était fort bien as¬
similé, et ne dépassait pas les capacités des
élèves. C’est un spectable réconfortant que
d’entendre de jeunes Noirs, sachant à peine
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lire, répondre exactement à des questions
comme celles-ci : « Pourquoi nos ancêtres
ont-ils inventé la sorcellerie? — Quand tou¬
te une région est infestée de maladies, est-
ce parce que les sorciers y sont particu¬
lièrement nombreux ? — Comment la mala¬
ria se transmet-elle ? — Qu’a créé Dieu pour
que les hommes ne soient pas à la merci
des maladies? — Est-il bon de multiplier les
remèdes ou de forcer les doses pour être
d’autant plus Vite guéri ? — Qu’est-ce qui
pousse les microbes à attaquer le corps de
l'homme? — A qui dois-tu imputer la res¬
ponsabilité de ta maladie? — Pourquoi Dieu
refuse-t-il à l’homme le pouvoir d'ensorce¬

ler? — etc. etc. »

Tout le monde reconnaît aux Noirs
une grande disposition pour les sciences
naturelles ; d'autre piart les questions de sor¬
cellerie et de fétichisme leur sont familiè¬
res dès le premier âge. On ne, s’étonnera
donc point s ils s'assimilent convenablement
pareilles matières, plus facilement même que
l’arithmétique ou la grammaire! En consé¬
quence c'est le plus tôt possible qu'on ver¬
sera dans leur esprit encore souple ces
concepts religio-scientifiques qui aideront
à en faire de vrais petits civilisés.

Albert Maus
Missionnaire de Scheut.
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Sur la Terminologie du <Paternat>.

En étudiant quelque peu le droit
nègre avec Ferdinand Inkombola, interprè
te du Parquet, peu de temps avant sa mise
à la retraite pour 30 années deServices,— il fut boy de Coquilhat, — j’en suis arri¬
vé rapidement à devoir forger un terme
nouveau pour exprimer la notion fonda¬
mentale du droit nègre.

Nous pouvions dire : Dans le droit
des primitifs la paternité c'est le droit ; un
droit c’ést une paternité : la constitution
d’un droit c'est une « paternisation » ; al¬
louer ou obtenir un droit c’est paterniser » ,

activement ou passivement, transitivement
ou intransitivement.

Nous pouvions moins difficilementr £dire: la propriété est une paternité. Dans
les explications de cette dernière proposi¬
tion nous allions rapidement vers l’incohé¬
rent ou l’incompréhensible.

Pour neus en rendre compte étu¬
dions un instant cette notion dans le droit
romain. Ce droit décompose le pouvoir du
père de famille ou paterfamilias en quatre
parts: la patria joiestas qu’il exerce sur ses
descendants et puînés : la manus qu'il exer¬
ce sur sa femme: la dominica potestas qu’il
exerce sur ses esclaves : le dominvum qu’il
exerce sur ses autres biens et droits.

On a pu appeler puissance pater¬
nelle la « patria potestas » lorsqu'elle s’ap¬
plique à proprement parler aux puînés en
général, puis, au sens large, aux épouses
et aux esclaves ; mais on peut difficilement
dire : puissance paternelle sur les meubles.

car le sens large est réservé aux person¬
nes ou du moins â l'ensemble des droits
du père. Nous maintiendrons le terme
puissance paternelle à l'égard des person¬
nes, mais choisirons le terme jatemat com¬
me terme ou bien général aux quatre ca¬
tégories, ou bien se rapportant à une idée
analogue à une propriété, ou bien comme
propre au dominium. Ainsi il se distingue¬
ra à la fois de la puissance sur les person¬
nes et de la propriété sur les biens. Il se
distinguera aussi des droits de contrat, et
désignera le droit interne au clan ou à la
famille patriarcale, lorsqu'elle est juridique¬
ment organisée. 11 Peut-être le droit ro¬
main n’a-t-il pas eu d’autre terme que jus
pour désigner l’ensemble des droits du pè¬
re. Peut-être les Méngu ont-ils comme ter¬
me ccrrespondant celui de «mpifo», op¬
posé alors à < vàngo » ou contrat, en latin
jus coidraetus, comme qui dirait un pater-
nat attiré à soi et, en somme, fictif, com¬
me un droit de créance, c’est-à-dire de cré¬
dit et de bonne foi.

Il faut un terme en droit nègre pour
ces diverses raisons et aussi pour réagir
nettement contre les concepts européens
modernes.

1 ) Dans une notice résumé du R. P. Hulstaert
dans Aequatoria : janvier 1939, p. 11. reprise peu
après par Afer. au lieu d’opposer contrat â pater-
nat, il est prévu en outre une différence entre pro¬
priété et paternat: mais celle-ci est inexistante
dans le droit primitif, croyons-nous (cfr. Cornil,



Si nous envisageons la puissance
paternelle dans sa différence en droit ro¬
main et en droit moderne, nous trouvons
qu’elle est, en droit moderne, un pouvoir
sur les enfants conféré au père dans leur
intérêt seul, pour les protéger jusqu’à l'â¬
ge où ils peuvent se diriger dans la vie,
tandis qu’à Rome elle est une puissance
analogue à celle que le maître exerce sur
l’esclave.

Il est impossible dès lors d'expliquer
à un moderne par le terme « puissance pater¬
nelle » le droit de « paternat » .

Cornil a écrit qu’à Rome la puis¬
sance paternelle appartient au chef de fa-
mille dans son intérêt propre, à la diffé¬
rence de la puissance paternelle du droit
moderne; elle ne confère que des droits
et ne lui impose aucun devoir.

Quoi qu’il en soit, nous sommes loin
c'en dire autant du «paternat» nègre: Il
n’est pas aussi absolu, même si, avec le
temps, les juristes romains ont cru que dans
la Rome ancienne il l’ait été. Sans doute

t l'abus de pouvoir a-t-il été plus poussé dans
l’esprit professionnellement déformé des ju¬
ristes que dans le peuple. L’évolution peut
aussi avoir eu lieu vers la tyrannie, à me¬
sure que les clans romains firent place à
tout un empire.

Mais relevons d’autre part une er¬
reur que nous libellons sous cette forme:
Le père de famille nègre n’a pas de droits
qui lui appartiennent en propre, car les
droits appartiennent à la famille, tandis que
lui n'en a que l’exercice ou, mieux, la ges¬
tion au nom de la famille et so is le con¬
trôle des aînés. Du reste, la famille ne pos¬
sède ni sur les biens ni surtout Sir les per¬
sonnes de véritables droits, des droits de
propriété, généraux et illimités, mais au con¬

traire une série de droits spéciaux et limités.
A cela on peut ajouter que le Nè¬

gre ni le Primitif ne connaissent l'abstrac¬
tion ni la généralisation : Lorsque l’un deux
possède à l’égard d’un autre un droit, c’est
là une relation de fait plutôt que de droit,
en tous cas relative à ces personnes et dont
elles arrêtent pour ce cas là, selon les réa¬
lités du moment et de l’ambiance, les con¬
ditions plus ou moins juridiques et spécia¬
les. La belle ordonnanceabstraite des droits,
connue de la Rome antique, ne peut être
dans la pensée du Nègre qui ignore les
idées générales. Son Droit se réduit tou¬
jours à une jurisprudence. Nous appele-
rions donc paternat la gestion très précai¬
re que l’on voit parfois aux mains du chef
de famille au nom de tous. C’est la collec¬
tivité, c'est l’âme commune qui dirige tout.

Tout ethnographe qui admet ces
théories-là est disciple de Spencer, Lévy-
Bruhl et autres. Nous lestenons pour fon¬
cièrement fausses.

Comme le Créateur est père de tou¬
tes choses et donne toute forme de vie,
ainsi celui qui le représente donne toute
forme de droit. Mais il est loin d’être lé¬
gislateur. Ce que le primitif observe ce sont
les dispositions de Dieu, encore qu’elles
forment un corps de droit et que celui-ci
vive dans la commune conscience du peuple.

Ni le peuple ni le chef ne sont maî¬
tres par eux-mêmes : le premier a la sen¬
sibilité générale de l'ordre public, le se¬
cond a la décision de tout cas d’applica¬
tion de cet ordre et il est censé le connaî¬
tre mieux que toute autre personne non
responsable; mais cette sensibilité subcons¬
ciente ou cette décision responsable sont
toutes deux dictées par la lignée des pè¬
res qui ont régné, souverains maîtres après
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Dieu et chaînon ininterrompu de vie Jus¬
qu'à Lui.

Ce n’est pas parce qu’un corps de
droit existe que celui-ci devient la person¬
ne de la cité. Ce n'est pas la famille qui
a le rôle actif, c'est au contraire le père
du clan qui est dénommé le mari du vil¬
lage, l'homme, la personne. ,*

Jusqu’où s’étend son pouvoir? Pour
une disposition immobilière lavis-des pè¬
res puînés est requis. Décident ils à la ma¬
jorité des voix? Nullement, seul le pè^e
régnant décidera et, s’il y a lieu, contré,
tous. Cela fait sourire le Nègre de voir la
naïveté de l’européen qui pense autrement

j . et pour qui le père n’est pas un Dieu sur
terre. Le fils est-il plus que le parent? Ce
n’est pas juridique, c’est absurde.

D’autre part, la personne du clan ne
peut que conférer à chacun une part d’el¬
le-même et chaque aîné est, comme d’une
manière féodale, père, suzerain de chaque
puîné successif. Un seul est mi juns, tous
les autres ne jouissent que de précarités
et non de droits: ils sont aux droits du

j\ - père, comme il l’est aux droits de la lignée
ancestrale qui a régné.

Envers l’étranger un seul est auto¬
nome, souverain, propriétaire. Là, plus que
dans le droit interne au clan, on aperçoit
le caractère tranchant, absolu, autoritaire,
peu paternel. A l'intérieur du clan, tout
est bénévole et juridiction gracieuse. Une
quantité d’adages juridiques exprime que

de droit interne n’est pas contentieux. Il
ne peut l’être puisque le père décide sou¬
verainement de toute relation juridique. Sa
sagesse provient néanmoins de l’ordre éta¬
bli sur le plan ancestral, pour le Mànga
sur les « besisé byà Mbombiândâ » , les or¬
dres du Caché adorable.

Psychologiquement rien n'est plus
faux que de prendre dans l’homme l’idée
générale comme un résultat ultime. Dès que
les sensations atteignent le moindre petit
nombre elles se cristallisent en une abstrac¬
tion; celle-ci n’a généralement pas le tort
de rester trop peu abstraite : elle est souvent
l’application de l’erreur ab ww disce omnes,
généralisation exagérée parce que hâtive,
ou encore une mise à l’infini d’une formu¬
le qui n’est vraie que pour un cas ou bien 1

pour un ensemble indétermjné et fallacieux.
Sauf ces erreurs de jugements, c’est le pri¬
mitif dont la pensée générale répond le
mieux à la sensibilité générale et à tout
l’homme. Ne suivons jamais ceux qui croient
l’abstraction du laboratoire supérieure en
vérité à celle de l’homme vivant.

A Rome la patna potestas dure au¬
tant que le chef de famille: en droit mo¬
derne, lorsque les enfants atteignent leur
majorité, ils échappent à la puissance pater¬
nelle. Celle-ci n’est plus qu’un résidu, un
témoin d’une institution qui commença par
occuper tout le plan du droit. Le « pater-
nat » primitif s’est réduit à presque rien ; la
propriété est devenue presque tout. A l'o¬
rigine on ne concevait pas un droit sur une
chose; un droit se définit encore aujour¬
d'hui comme une relation entre personnes
mais c’est pur laboratoire juridique : possé¬
der un droit, dans l'esprit corrompu du peu¬
ple moderne et de l'ethnographe moderne.

L'abstraction primitive, si vivante
encore chez le Nègre, si belle aussi, est
bien le « paternat » entendu comme la Per¬
sonne du Père. Cela correspond à la Ré¬
vélation primitive du Père céleste, à celle
qui a précédé chez tous les peuples la Révé¬
lation pair le Fils, la Révélation précise des
Trois Principes éternels, dont le Troisième
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ne parvînt au monde qu’après l’Ascension.
Aujourd’hui la puissance paternelle

sera exercée par le père, mais aussi, à son
défaut, par la mère. A Rome jamais la /a-
tna potestas n’appartient aux femmes. 11 en
est de même dans les clans patriarcaux. Ce¬
la montre combien absolu est le principe et
combien peu il a ce caractère de détails
concrets sans unité logique que les évolu¬
tionnistes veulent bien prêter aux Nègres.

A la mort du père juridique son hé¬
ritier unique hérite du clan, personnes plu¬
tôt que biens, car que sont les biens de
nos paûvres pygmées, de nos «nkole», de
nos « bakwâla », de nos « julé »? Il hérite
quel que soit son âge: un fils hérite sa mère.

En faut-il de l'absolu pour oser pa¬
reille puissance juridique! Où notre droit
civilisé montre- t-il une abstraction aussi su¬
périeure au fait? L’évolution du droit ro¬
main explique clairement ce que fut, à 1 ori¬
gine, le droit des trois clans dont se com¬
posa la Ville éternelle à sa fondation. Cet
état primitif est visiblement le même que
celui des Nègres actuels. Il nous faudrait
faire tout le tour du corps de droit nègre
pour donner la preuve complète de notre
terminologie du «paternat». Puisse le lec¬
teur en avoir aperçu quelque chose dans ce
bref exposé de la question!

E. Possoz.

QUESTION.

Quelle est la signification exacte du terme lingala : motema ?
Ne répondez pas trop vite que la traduction en est «cœur». Prenez une pou¬

le ou animal tué à la chasse, découpez, et faites-vous désigner le motema.
Et au figuré? Quid?

R. Nonkel, A. T. Likimi.

A7, d. I. R. Beaucoup de langues indigènes connaissant, sous l'une ou l’autre forme
dialectale, ce mot ou un autre de mcinc sens, nous proposons d’étendre en conséquence la ques¬
tion posée. Le sens en « lingala » est d’ailleurs influencé, si pas déterminé par la langue ma¬
ternelle ou la langue tribale locale.
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Z.E.P. G. DE BOECK, Bokoro
Sinds 15 jaar werk ik om het Lokonda te

veralgemeenen in het Léopold-II-Meer, daar het
een klare taal is en gesproken door 50.000 men-
schen: iets waarop geen enkel Nkundo-dialekt van
dit distrikt zich kan beroemen. Doch te Inongo
zijn de zwarten « natlonalisten »: zij willen slechts
hun eigen dialekt en geen ander. In het Zuid-
Oosten is het lokonda doorgedrongen tôt op de
Lukenye, dank zij onze scholen en katechisten

(4.3.39)

De dialekten van het lokonda verschillen
onderling zeer weinig ; voor de -spraakkunst kwasi

voor dè yitspraak maar één groot verschil,
nE aeSdtë W de: Waya-BesongS-Ibéké-stammen
door een sterke aspiratie vervangen wordt De
rivier Elomba Vormt de grens van dit verschil in
uitspraak. '

De Bakonda-Ilanga-Bdong? spreken zeer
klaar en duidelijk : daar hoort men zeker het beste
en mooiste lokonda.

Er zijn tneerdere verschillen bij de lyembe
. die als een dispora overal zijn tusschen gefoefeld
tôt tegen de Lukenye. waar ze de beide oevers
van de hooge Luabu bezetten.

Dan hebben we de meer zuidelijke dialek¬
ten : Bolçndo. Imoma, Bokongo, Mbiliankambà,
Mbeb. Naarmate men meer zuidwaarts gaat iq de
üitspraak slordiger en komt er meer verschil met

; het lokonda. Op de missie echter te Takela ge-
'Bà^^men het lokonda.

" ^^ooetelijjk bij de Yaelima word ik met
mijn lokonda niet meer verstaan, maar ik versta
bijna ailes van hen. Te Dekese versta ik bijna
niets meer en zij mij ook niet ( 4.12.38 )

Ik voor mij zou niets liever hebben dan
dat het lonkundo als « letterkundige * taal zou
erkend worden (22.5.39).

Ik ook ben van meening, dat de. Mingo-
groep één volk is en één taal (21.5.39).

Hadden de Nkundo in het jaar ’ 19 in één

groot Vikariaat gegroepeerd geweest, dan had¬
den we nu wellicht onze ééne taal gehad.

Het lingala dat we hier in tweeden graad
onderwijzen, geeft geen uitslpgen ; maar met onze
dualiteit Nkundo-Basakata is het niet te vermij-
den. In de normaalscbool is de voertaal theore-
tice lingàla. practice lontomba, en de Basakata
leeren het vlug (22.5.39).

Van P. HULSTAERT' aan P. DE BOECK.
Indien in de normaalscbool het lontomba

praktisch de voertaal is, en de Basakata er niet
zooveel last mee hebben, dan zie ik niet hoe in
de dualiteit Nkundo-Basakata een onoverkoomba-
re moeilijkhéid zou liggen voor algemeen lonku-
ndo-bmango. Ma. is de splitsing van ons dialekt
en het lontomba niet te rechtvaardigen. Natuur-
lijk zijn er ih het begin moeilijkheden: die bestaan
ook in Europa. Doch dit is kwestie van korten
tijd. Ik heb zelf als Europeaan geen al te zware
moeilijkheid meer tusschen die dialekten; en dan
kunnen de zwarten die zeker overbruggen ...

Wij hebben ook allerhande dialekten,
waarvan sommige verder afwijken van de school-
taal dan wel bv. uw lokonda of lontomba. Zoo het
longando in Bondombe en Iksla. Als men eenlge
eigenaardige woorden en vormen heeft uitgelegd,
is die zaak zeer yhig in orde . . . Daarbij, aile dia¬
lekten moeten het hunne bijdragen om verstarring
te voorllbmen ; en dat gebeurt door de letter-
kunde . . . Zelf aarzel ik ook niet woorden aan die
dialekten te ontleenen voor de klasboeken (9.5.39).

Het is tpch jammer , dat ailes zoo is moeten
verdeeld worden in onderscheiden missiegebieden
vôor die kwestie der talen was opgelost... Zelf
zonder de dialektische verschillen , die ons , Euro-
peanen , onmiddelijk irit het lood slaan te rekenen ,
zal het steeds lastig zijn echte inlapdsche taal te
verstaan . Het gevai dat U aanhaalt over de « Bele-
mo bea Bolaki » van Basankoso en onze « Coq
chante » is heel teekenend. Ook voor onze paters,
mij induis, is Belemo gemakkelijker dan « Coq
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chante < En dat komt niet van het verschil tus-
schen ons dialekt (dat niet heelemaal dat van
Coq is) en dat van Basankoso , want daar is
praktisch geen verschil tusschen . behalve schrijf-
wijze en enkele Jîijkomstigheden , doch van het
feit, dat « Belemo » is opgesteld door een Blanke
en «Coq chante^ bijna uitsluitend door Negers.
Er komt heel wat in voor aan woorden , zinswen-
dingen enz. die ik niet versta.

Als ik nu by. hier met de menschen praat ,

of ze hoor praten . kan ik vrijwel ailes * volgen ,
toch ontsnapt er me heel wat fijnigheid. Maar
kom ik bv. op de Salonga . bij de Nkengo > of in
andere stammen, dan zit ik gauw vast en kan slechts
hier en daar wat snappen. En toch kunnen al die
stammen even gemakkelijk dezelfde eenheidstaal
gebruiken als aile Franschen het Fransch , niêtte*
genstaande een Picard geen Bourguignon verstaat
<n omgekeerd . Als ik in zoo'n stammen kom , zit
ik wel vast , doch niet mÿp boy , die nochtans van
de stceek van Coq is . Den eersten àvond heeft
hij het wel wat lastig , maar ’s anderdaags àvonds
is de groOte moeilijkheid van de baan , en na een
paar dagen verstaat hij ailes. Terwijl ik zeker
meerdete hjaanden daar zou moeten blijven om
even ver te komen . En dan heb ik nog een flinke
schets gemaakt van 6e grammatische afwijkingen
en een lijst van een 700 woorden 1 ( 26:10.39 )

♦

In mijn gedacht zouden we best den naam
MSngo houden vpor-heel den stam en de groote
taal, en lonkundô, lokonda, lontômbâ enz. Voor
de ônderscheiden afdeelingen en dialekten. Buiten
het gebied spreekt men meestal van Môngo. Deze
naam is ook, voor zoover ik weet, het meest ver-
breid binnen het M3ng>gebied.

Tén bâte van het algemeen welzijn moe¬
ten we.ons persoonlijk en plaatseiijk standpunt.
onze eigenliefde, onze bekrompen gedachten, onze

gehechtheid aan lokale dialekten en afwijkingen
iaten val!en. '

Gij verspreidt het lokonda ; hier bü ons en
in Lülonga heerscht onze vorm van lonkundo ; in
Sankuru wordt-tshitetela doorgevoerd. Zoo kun¬
nen we niet verder blijven sukkelen. Het heeft in
deze zaak weinig zin veel te diskussieeren over de-
tail-kwesties. ook niet qvet theoretische kwesties.
We moeten een grôot dialekt nemen, centraal ge-
legen, met onde en moderne Tétierkunde. met
schoolboeken enz. ( 27-3 39)

Met Basankoso is volledig akkoord be-
reikt. De schrijfwijze zal in de twee missies eenvor-
mig worden. op basis van het Loindensch Instituut,
dat wij reeds aangenomen hadden . . Enkele kleine
nietswaardige dialekt-verschillen st?an nog niet
vast, doch dat is m. i. van geen belang, daar het
hier gaat om voor de rest gansch identieke dialek¬
ten, die samen het grootste dialekt vormen van
den M5ngo-Nkundo-groep : nieer dan 20Û.Û00
menschen en een zeer uitgebreid gebied, zooals U
weet.

Bij de Bongando, een stam met een tame-
lijk afwijkend dialekt, warèn dè Mill-Hill-paters
reeds jaren bezig met het plaatselijkdialekt. Zij
hebben daar' trouwens vier posten. Wij hebbeti
datzelfde dialekt op de opper-Tshuapa, doch onder-
vinden weinig moeilijkheid in de schôol en de kerk
met ons lonkundo. Nu heeft Basankoso besloten,
dat men het plaatseiijk dialekt zou gebruiken als
voertaal minstens in de lagere klassen ; dat ook de
beg’nselen van schrijven en rekenen enz. in dat dia¬
lekt zouden worden gegeveu; terwijl voor den
tweeden graad de boeken in het hoofddialekt zou¬
den zijn, dat de jongens op zeer korten tijd zullen
leeren voor zoover het verschilt of nog niet gekend
is. Dat is dus ook een systeem voor éénmaking,
dat het overwegen waard kan zijn voor andere
streken. ( 7-9-39 )
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Le Sens des Préfixes Nominaux en Mashi.
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NOTES.
1. Le mashi est la langue des Bâ

shi, tribu nombreuse établie sur la rive
ouest du lac Kivu et de la Rusizi, entre
la rivière Nyâbârongo, au nord de Mwâ-
nda (Katana), et la rivière Lüzïnzi, qui se
jétte dans la Rusizi près de Kasheenyi ( Ka-
manyula ).■ Officiellement l’Administration
les appelle Banyabungu, nom que les Ba-
nyarwanda leur donnent.

2. Il y a 5 voyelles : i ; e mi-fermé ;
a ouvert postérieur ; o mi fermé ; u. Leur
quantité varie ; les longues se représentent
par la voyelle doublée, qui se prononce
donc comme un seul son : p.ex. n y à a m a :
ma mère : à côté de n y a ma:animal, viande.

Mais il faut remarquer que devant les
groupes de consonnes commençant par une
nasale (nd, ng, mb, etc.), la voyelle est tou¬
jours longue, par conséquent, il est inutile
de la doubler dans ces cas; donc; bùlé-
nga=buleen ga: art; ntambala=ntaa-
m b a I a: bataillé ; etc.

3. Quant aux consonnes, il faut re¬
marquer ce qui suit:

Le son représenté par rh est un r
fricatif: il se prononce, la pointe de la lan¬
gue relevée vers la partie antérieure du pa¬
lais, sans toucher, et vibrant légèrement
sous l’émission d’un souffle assez fort. Ce
son correspond toujours à un t dans les lan¬
gues voisines, et ce t se retrouve en mashi

après la nasale ; p. ex. n t a n d a est le pluriel
de lûrhanda: hotte.

r roulé ordinaire est un phonème
différent; p.ex. âbiiru: les noirs; abii-
rhu: les nôtres, nos compagnons.

r et I appartiennent au même pho¬
nème, 1 devenant généralement r après les
voyelles i et e; p. ex. kûlanga: garder;
kücüranga: se gardèr.

ny représente n+y : la palatale nasa¬
le n’existe pas.

Les autres consonnes ne présentent
pas de caractères particuliers ; c est l’affri-
quée prépalatale sourde (tsh ) : tandis que j.
est l’affriquée prépalatale sonore (dj).

4. Les tons ont été notés aussi exac¬
tement que possible, bien que leur étude
en soit encore à ses débuts. 1 )

Sans compter le locatif ( qui est con¬
stitué de quatre préfixes: ha, ku, mu, e),
le mashi possède quatorze préfixes nomi¬
naux, à savoir: ba, bi, bu, hi, i, (ou li), ka,
ku, lu, ma, mi, mu, n, rhu, ci.

Leurs' combinaisons déterminent dix
classes nominales:

1. mu - ba 2. mu - mi

1) Pour lire les tons: il est entendu que toute
syllabe qui ne porte aucun accent, se prononce sur
un ton bas; l’accent aigu ( é ) marque le ton haut;
ù (u avec accent grave) équivaut à û (u avec
ton haut ).
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3. n-n 7. ku-ma
4. lu - n 8. bu- ma
5. ci - bi 9. ka - rhu
6. i - ma 10. hi - rhu 2)

La signification et la fonction de ces
préfixes sont avant tout grammaticales. Il
n’est pas douteux cependant que leur va¬
leur réelle s’étend plus loin, et qu’ils ont
comme but de diviser les êtres en diverses
catégories selon leur nature ou leurs quali¬
tés. Dans certains cas le fait est évident:
ainsi kabwa est le mot qui désigne le chien
en général ; lubwa est un grand chien ; cibwa
est un chien méchant ou se dit par dérision ;
hibwa est un petit chien ; mbwa ne se dit
que comme insulte à un homme.

Est-il donc possible de déterminer
de plus prés le sens de ces préfixes ? Il est
légitime d’essayer quelques inductions pru¬
dentes *. mais il faut se garder de donner aux
conclusions une portée trop absolue, car
bien des questions restent pendantes. D’ail¬
leurs tout être se présente sous des aspects
divers, de sorte que dans les cas particu¬
liers l’on se demande pourquoi tel préfixe
lui est assigné plutôt que tel autre : une
telle question n'a de réponse que dans le
point de vue pris par la langue elle-même,
et qui peut se défendre aussi bien qu’un
autre. Les Indigènes sentent par intuition
que tel préfixe convient dans tel cas et pas

dans tel autre:mais ils ne peuvent fournir
d’explication de ce fait, et ne semblent pas
avoir une idée claire'du sens général que
peut avoir un préfixe.

I. MU (OMU): préf. sing. de la
Ire- classe nominale. Plur. ba.

Cette classe, très fournie en mots,

ne contient que des êtres personnels:
muntu homme
mwaana enfant
mùnyéré jeune fille
murhambo chef de colline
mûgôli femme de chef
mûzimu esprit d’un défunt

II. BA (ABA): préf. plur. de la Ire
cl. nom. Sing. mu.
1. C’est le pluriel du précédent :
bantu; baana; bânyéré; barhambo; bângô-
lï ; bâzimu.
2. Un certain nombre dé mots, désignant
la parenté, n'ont pas de préfixe au singu¬
lier, mais prennent ba au pluriel : ainsi : -

lârha mon père bâiârha
nnina sa mère bannina
ibà son mari biibâ
ishazaala son beau-père biishazàala

De même tous les mots commençant
par sha et par nna ou nya 3):
shakulu grand-père bàshakulu
nnâkuno le roi bànnâkuno

2). Le préfixe est très souvent précédé d'une
voyelle qui tait fonction d’article : p. ex. muntu,'

ou bien omuntu. Cette voyelle est a si la voyelle
du préfixe est a (aba, aka, etc. ) ; o si la voyelle
du préfixe est u ( omu, oku, etc. ) ; e si la voyelle
du préfixe est i ( emï, ebi, ehi, ), et pour le préfixe
n (en). Cette voyelle-article a toujours un ton haut.
Son emploi est soumis à des règles assez subtiles,
et est très different de ce qu’il est en kinyarwanda
par exemple. Quand le substantif est employé seul,
normalement fi ne prend pas d'article.

3) sha veut dire «père» (sho: ton père; ishé:
son père) et n’est employé qu’en composition,
^nna désigne un lien de dépendance très étroite ;

et en premier lieu celui de la mère et de l’en¬
fant, nna peut s’employer seul, comme sub¬
stantif et au singulier seulement, dans le sens de
« propre mère » : nnâ wâ mwaami = la mère du roi ;

| , ou bien avec une finale adjective; nnâkulu =sa
i grand-mère. En second lieu, le lien du proprié-
I taire et de sa propriété; dans ce sens on le mèt
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ou les mots composés de nna ou nya et
d’un substantif ayant son préfixe propre :
nyâ-mu-gunga, hyène; bâ-nyâ-mu-gunga.
C’est sans doute par analogie que sont trai¬
tés de la même façon les quelques substan¬
tifs sans préfixe qui ne désignent pas la pa¬
renté, comme hungwe, corbeau, bâhungwe;— ou les mots étrangers auxquels les Indi¬
gènes ne trouvent pas de préfixe accepta¬
ble : Pasaka, Pâques, bapasaka.

3. Une vingtaine de mots ( des noms
de parenté pour la plupart) prennent ba
au pluriel, tout en gardant leur préfixe sin¬
gulier :
mùlârha mon oncle paternel, bàmûlérha
mùnyoko ma tante maternelle, bâmùnyôko
lùbaka éperviet, bâlùbaka ( ou bien :

mbaka, m haut!)
; phénomène s’explique peut-être

par la nécessité de distinguer les mots?
Ainsi le pluriel régulier de mùlârha serait :
bâlârha, ce qui veut dire: nos pères. (Mais
c’est par le ton que mbaka, éperviers, se
distingue de mbâkâ, difficulté!)

4. Un seul mot n’est jamais employé
^i^u’au pluriel : baasi, plante médicinale, re¬

mède.
On remarquera que ba s’applique

moins strictement aux êtres personnels que
mu.

111>MI|(OMU ) : préf. sing. de la
2me cl. nom. Plur. MI.

Cette classe semble avoir pour but
de faire ressortir qu’il y a quelque carac-

devant toutes sortes de mots: nnâ-lûgo=le maître
du kraal. En troisième lieu, le lien du maître et
de ses Subordonnés: nnâhâmwiirhu=Ie maître d’ici
chez nous, c’est-â-dire notre chef.— nya a le même

. sens que nn», mais s’emploie seulement dans cer¬
tains mots composés.

tère remarquable dans un être: sa gran¬
deur, son étendue, son importance, sa va¬
leur, etc. Elle réunit un très grand nombre
de mots de toutes sortes, qui désignent no-
tamment :

1. le travail et les objets travaillés,
ingénieux
mùkolo travail
mùherho arc
mûgushu serpette
mùshûmi frange ( en lanières de cuir)
mùkwéeg<î ' fil en métal.
mùrhego piège.

2. le corps et des parties étendues
ou plus importantes du corps:
mubiri corps
mùgongo dos
mùlundi jambe
mûrhima cœur
muko sang
mùkunga cordon ombilical

3. Ce qui couvre beaucoup d’es¬
pace en longueur ou en largeur :
mùzinzi caravane (en file)
mùhanda grand'route; parvis
mwandu un grand nombre
mùzirhu forêt
mùrhundu agglomération de cases
mùlangaana- crête allongée et plate d'une

colline
4. Des faits considérés comme re¬

doutables, des phénomènes naturels effray¬
ants ou simplement remarquables :

muziro tabou, interdit
mûlyaamo peste bovine

- mùlaba tempête ( sur mer )
mùlazo éclair
muliro feu
mweezi lune

5. Des sentiments désagréables et
particulièrement forts, des sensations dou-
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Jouteuses:
mùtûlâ indignation
mùjinà rancune
mùlago détresse
mùlenge larme
musonga point de côté
mùsisï frisson

6. Quelques aliments plus appréciés
ou plus rares :
mùshunga bière de sorgho
mukondo . bouillie pour bébés
mùkanyi colostrum de vache
muunyu sel

7. Les mots appartenant à d’autres
classes prennent ce préfixe quand , on veut
exprimer que la chose présente quelque
caractère démesuré :
nyùmpa = case ; mùyùmpa = grande case

mal proportionnée.
cijumbu = patate douce; mujumbu = grosse

patate difforme : etc.
8. On dit communément que dans

les langues bantoues cette classe contient
les noms d arbres. En mâshi elle réunit
en effet un certain nombre de noms de
plantes et de parties de plantes/
mùrhi arbre mûkonzi
rrùlonge bambou musihe
mùtùdu feus mùzi

pandanus
chiendent
racine

Néanmoins or. trouve beaucoup plus
de noms de plantes dispersés dans les autres
c asses, de jorte que cette catégorie de
mots n’est guère caractéristique du préfixe
mu.

IV. MI (EMI) : préf. plur. de la 2me
cl. nom. Sinç. MU.
Pluriel du précédent :
mikolo, miherho; migushu, mishùmî, etc.
Quelques mets ne s’emploient qu'au pluriel :
mizimu épreuve judiciaire (poison ou autres)

mikero douleurs de l'enfantement
mïrugi délire.

V. N (EN) : préf. sing. de la 3me cl.
nom. Plur. N.
Cette classe, qui est nombreuse, se rapporte
à l’activité des êtres et aux rapports sociaux:

1. Elle contient la plupart des noms
d’animaux :
nyama
nkâavu

animal
vache

mpene (m haut !) chèvre

njoka serpent
ngwi léopard
étale lion.

2. On y place des agents qui se si¬
gnalent par leur activité spéciale, importan¬
te, parfois désastreuse :
nnaama
ntùmwa
ntwaali
ngabo
ndyâalya
mboho (m haut !)

esprit protecteur
ambassadeur
héros
foule humaine, troupes
hypocrite, traître
vent froid, le froid.

ou encore des personnes qui ont un rôle ou
une situation spéciale dans la famille ou la
société indigène :
nfula garçon premier-né
nsùuli fille nubile
ngumba femme stérile
nshizo homme sans héritier.

A cette idée doivent se rattacher des
membres du corps qui possèdent un rôle
caractéristique :
nfune paume de la main
njingo articulation
mmônyi (m haut 1) pupille de l’œil,
nda ventre
de même ce qui fait souffrir, des maladies :
nyoorha soif
édwaala maladie
nkuula plaie pianique au pied
nkùmbi maladie vénérienne

3. Dans cette classe se rangent les
outils et instruments de l’activité humaine ;
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nyundo
ftfuka
mbâshâ ( m haut )
ngoorho
ndâha
mbéhe ( m haut )

Ou encore
relations sociales:

marteau
houe
hache
épée
calebasse
écuellc ( en bois )

ce qui sert à certaines

ûtuulo tribut (par lequel on reconnaît
l’autorité )

ngulo dot de mariage
ndiiso et nkwegweso : cadeaux à offrir au

cour des cérémonies du mariage
ndamuso cadeau d’entrée en matière, par

lequel le jeune homme signifie à
la jeune fille qu’elle est l’élue de
son choix.

4. A la même idée générale se rap¬
portent les actes qui supposent quelque
éventualité psychologique ou sociale:
htambala bataille
ndâlwe rixe d’ivrognes
ndùulu cri d’alarme
ngeso coutume
ntérékeero acte sacrificiel
ntumba danse rituelle du mariage.

5. Dans cette classe on trouve quel¬
ques noms de lieux. Lesuns sont nettement
en relations avec l'homme, sa vie sociale ou
familiale :
nyùmpa habitation
mbali (m haut) fond de la case
ngo cour
njira chemin

Les autres évoquent peut-être quel¬
que activité de la nature:
nyânja le lac ( Kivu )
ntondo montagne
mmanga précipice.

NOTE. — Quelques mots, peu nom¬
breux, prennent un second préfixe devant n:
ci-n-golongolo, idiot; plur.: bi-n-golongolo.

bu-n-térézi .endroit glissant,
mu-m-barhi .manioc; plur.: mi-m-barhi.

Ces mots ne se présentent jamais
sous une autre forme. Seule la classe ba
présente un autre type de préfixe double
(11,3).

VL LU (OLU) :préf. sing. de la
4me cl. nom. Plur. N.
Cette classe est nombreuse.

1. Un premier sens général est celui
d’unité dans ou malgré la diversité:
a.— individualité de l’être de série (c’est-à
dire qui appartient à un groupe composé
d’êtres semblables entre eux ) :
lûjùci abeille
lùviiri cheveu
lùsima enjambée
lùhânde côté, moitié
lùshaali morceau de bois à brûler
lùgasha claquement dela main pour rythmer,
b. - unité du tout composé dé parties indi¬
viduellement distinctes et semblables entre
elles :
lùkere rangée
lùnigi collier de perles
lùgurhu haie
lùbùla grêle
lume rosée
luumvi porte ( en roseaux )
c. - unité d’un être malgré sa longueur et
sa minceur :
Iwiishi cours d’eau
lûbibi limite
lùhiku ficelle
lùsaarhi lampe (de lance)
lumanika ver solitaire
lùsi nœud coulant
d. -espace découvert formant un tout :
lùhala crâne chauve
lùbala brousse sans arbres
lùhandahanda chemin entre 2 haies
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1uhya espace vide dans le cercle
des danseurs.

2. Dans un autre sens, lu se ratta¬
che au préfixe précédent n, qu'il prend com¬
me pluriel. Dans beaucoup de cas, en effet,
lu désigne « ce qui sert à faire » tel acte ;
cette idée est plus large que celle d’instru¬
ment dont il s'agissait plus haut (V, 3 ).
La plupart des mots de cette catégorie fi¬
nissent en O :
lurhyaazo pierre à aiguiser ( kurhyaaza, ai¬

guiser )
Iwiigulo clé ( kuyiigula, ouvrir )
lùderho parole ( kùderha, parler )
lùhembo récompense (kûhemba, récom¬

penser )
lùlobo hameçon (kùloba, pêcher à la

ligne )
lùkenyerwa ceinture (kùkenyera, se ceindre)

3. Dans le même ordre d'idées, beau¬
coup de mots présentent le sens de « ce qui
sert â contenir » ; d’où l'idée de creux :
Iwiibo van
lùrhanda hotte
luhago vessie, sachet
luhi creux de la main
lùhooho alvéole vide d’une dent
lukunda grotte.

4. Enfin, il a été dit que le préfixe
n désigne certains agents (V, 2): c’est en
relation avec ce sens, probablement, que
lu présente la signification d'un augmenta¬
tif d’action :
lùhene chèvre très féconde
iubwa gros chien
lùngere chef-bouvier
Lugaba le Grand Distributeur, Dieu:
à quoi il faut rattacher des mots comme:
lûlimi langue lùbindu eau bouillante,
et le sens de péjoratif ayant trait à des êtres
qui inspirent de la répulsion, du mépris, de
la crainte, une vague terreur :
lufu la mort lùumve caméléon
lùkùba calamité lùhungu épilepsie
lùbanja procès Iwiirhangulira araignée

VII. N ( EN ) : préf. plur. de la 3me
et de la 4me cl. nom. Sing. n et lu.

Les mots qui ont n au singulier ne
changent ni de forme ni de sens au pluriel.

Quand le singulier lu désigne un être
appartenant à une série, le pluriel désigne
souvent toute la série, un ensemble :
nviiri la chevelure (nviiri zaage, sa

chevelure )
nshaali le boisà brûler, la provision de bois.

( à suivre )



DOT-TITRE DE MARIAGE

x Le titre de mariage est erronément
appelé dot par les coloniaux de la première
heure et les historiens européens.

Ce titre est constitué après délibé¬
ration sur sa composition entre les pères
juridiques des époux. Les objets, instruments
du titre, sont déposés par le mari devant
le témoin et par celui-ci devant la future
qui devient épouse en les déposant devant
son père. La cérémonie a lieu en public
devant la case du père de la future.

Les délibérations sur la composition
du titre ont pour objet les honneurs à re¬
présenter par les divers objets ou instru¬
ments qui composèrent le titre instrumental
de preuve solennelle du mariage. Ces hon¬
neurs sont principalement : 1 ) le rang des
familles, et 2 ) les qualités des époux.

A cela s’ajoutent des actes généraux
ou des exigences particulières, telles que le
besoin d’établir un fils en mariage ou une
dette familiale urgente. Rappelons ici cet¬
te pensée de Saint Thomas d’Aquin : « lors¬
qu’il s’agit de satisfaction, on fait plus at¬
tention aux dispositions de celui qui l'offre
qu’à l’importance du don offert ». Or la sa¬
tisfaction du père de la mariée est bien le
but de l’obligation, résolue par la remise
des objets.

A partir de la livraison de la femme,
le titre, qui a représenté le futur, figure l'é¬
pouse elle-même ou mieux son mariage, dans
son propre clan.

La science juridique n'étudie pas la
signification que l’homme donne aux choses,
mais bien leur nature en elles-mêmes. Toute

la théorie juridique du régime matrimonial
nègre devient lumineuse lorsqu’on prend
les objets remis au père de la femme pour
les titres de preuve du mariage.

Diverses théories fausses ou incom¬
plètes ont été émises par les Européens sur
la preuve instrumentale du mariage primitif.
Les erreurs européennes sont de deux or¬
dres: les unes veulent abolir le titre solen¬
nel et dès lors abolissent le mariage, les au¬
tres veulent lui donner une valeur écono¬
mique au lieu de sa valeur juridique et dès
lors corrompent le droit de mariage. Lors¬
que le Nègre constate le concours de ces
deux opinions chez le civilisateur il cesse
de .respecter ce droit, de respecter le ma¬
riage et de se reproduire.

1. D’abord, certaines théories atta¬
quent le principe même et disent que la
femme nègre est dans une position inférieure
parce qu’elle est mariée par instrument. Les
mêmes vanteront le sacrement, sans voir
combien c'est l’honneur de la femme nègre
d’être titrée, comme épouse légitime juri-
dique-religieuse, par le moyen d’un sacre*
mental.

2. Ensuite le mariage nègre n’est pas
un achat et les titres de mariage n’en sont
pas le prix.

Deux choses trompent l’Européen:
l’usage de la preuve littérale leur a fait ou¬
blier l’existence en droit de la preuve in¬
strumentale ; puis le fait que les instruments
de preuve peuvent avoir de l’importance
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comme valeur Familiale ou économique leur
fait penser que chez le primitif la pensée
juridique est absente alors que c'est le con¬
traire.

3. Si les objets livrés en mariage ne
paient pas un achat de la femme, il n'est
pas non plus de l’essence juridique de cette
livraison que ces objets soient une compen¬
sation ou une contrevaleur.

D'abord il ne faut pas que les ter¬
mes « paiement ou prix » soient remplacés
par les termes « contrevaleurs ou compen¬
sation », si ce n’est pas pour exprimer un
rapport juridique autre.

La compensation juridique est un
des modes d’extinction des obligations, tout
comme le paiement. Le terme s’avère donc
comme peu juridique en l’espèce. Cepen¬
dant à côté d'une propriété compensée par
l’impense d’une autre propriété, qui sert de
paiement ou de contrevaleur, il peut y avoir
un contrat autre que ceux qui, comme la
ventî ou l’échange, transfèrent la propriété
et dans ce contrat alors il peut y avoir des
éléments commutatifs ou synallagmatiques.
Ces éléments purement contractuels seront
relatifs à la forme juridique elle-même ou
bien ils seront un accessoire du contrat prin¬
cipal. Ainsi, quoique le papier, le parche¬
min, l’instrument d’un contrat littéral ait de
la valeur économique, les parties n’ont
égard à son prix que par une stipulation
accessoire quant aux frais de l’acte.

Mais l’instrument de la preuve instru¬
mentale a une tendance à devenir économi¬
quement important sans que pour cela mê¬
me le fond du droit change. On ne peut donc
r;en conclure, quant au fond du droit, de l’im¬
portance de l’objet livré. Néanmoins, dans
1 obligation juridique des peuples primitifs.

l’appartenance livrée comme engagement
est de valeur économique plus petite que
l’objet livré comme signe de satisfaction.

C'est bien dans l'obligation antique
qu’il faut rechercher la signification juridi¬
que des objets livrés: la forme est ici en
jeu et non pas la valeur économique, même
pas comme accessoire en elle-même. Ce
qui importe c’est le mode juridique selon
lequel un objet livré porte contrevaleur: or
c'est ici comme signe, comme preuve et
alors la contrevaleur est dans l’acte: id quod
actum est, ce qui est agi. Ainsi dans le ma¬
riage par obligation antique, la livraison
de la femme forme contrevaleur de la li¬
vraison du titre, qui représentait le fiancé.

a) Certains ont mis en avant que
ces objets compensent la peite de travail de
la femme.

Observons que les diverses interpré¬
tations que la coutume locale donne d’un
même phénomène juridique sont souvent
déficientes, de telle sorte que ce n’est pas
dans certaines variantes locales qu’il faut
chercher le sens des institutions. Cela dit,
on observera par ex. chez les Azande et
beaucoup d’autres, que les femmes pour
lesquelles les objets livrés sont les plus im¬
portants sont précisément celles que leur
rang social dispense de tout travail.

b) D’autres pensent que le clan
de la mariée reçoit une compensation pour
la perte de son membre.
Mais le clan de naissance ne perd pas son
membre. Le principe nègre est que la pa¬
renté ne se perd pas. D’autre part nous a-
vons vu que, pour contre-partie de la li¬
vraison de l’épouse, le mari avait livré une
obligation et que celle-ci se résolvait en la
livraison d’une appartenance qui le figure
lui-même. Mais un titre de preuve repré-
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sente l’objet de l’accord qui, dans le ma¬
riage, >st la vie conjugale. Or la preuve
donnée par le mari représente sa propre obli¬
gation ; elle garantit les devoirs de sa char¬
ge de mari. Ainsi la preuve et la contrepar¬
tie livrée par le mari ont toutes deux le
même objet; elles se confondent comme
forme contractuelle et non pas comme va¬
leurs économiques.

Les objets livrés dans les contrats
primitifs des peuples illetrés ont été rem¬
placés par les preuves littérales. La remise
d’une appartennance, d’une part livre au
droit de quelqu’un, comnie le fait une preu¬
ve, et, d’autre part, au pouvoir magique
dans le droit sacré ou mieux dans le fond
du droit.

C’est l’idée de sûreté des transac¬
tions juridiques et non pas celle de con-
trevaleur, qui prédomine.

c ) On a dit aussi que les objets dé¬
livrés sont la contrez>aleur de la puissance pa¬
ternelle.

En un sens il en est ainsi, mais ce
sens est précisément celui dans lequel un
titre de preuve d’un droit est un titre de
paternité. Ce qui est moins exact alors c’est
de penser que le titre est la contrevaleur
de la paternité du père de l’épouse : il est
la:figure du droit de légitimation de l’épouse
dans le dan marital et là il n’est pas con¬
trevaleur autrément que de la livraison de
l'épouse, laquelle livraison suit la consti¬
tution du titre. Comme le père du mari cède
un démembrement de sa personnalité juri¬
dique, de son paternat. if en fournit,en mê¬
me temps une preuve tangible, un sacre-
mental. Comme van Apeldoorn l’a montré
pour les anciens Germains la transmission
du pouvoir paternel est l’objet du contrat
entre la mariée et son beau-père. Cela est,

disons-nous, parce que le droit c’est la pa¬
ternité. '

d ) Parmi les vues incomplètes sur les
titres de mariage figure encore celle qui ne
voit là que le paiement ou la contrevaleur
de la fécondité de la femme-

D’abord les versements sont anté¬
rieurs à cette fécondité: ils titrent préci¬
sément la fécondité, ils la légitiment et l’au¬
torisent. Ce qui est vrai c’est que jûsque
là cette fécondité constitue une faute sanc¬
tionnée dans le droit sacré. D'ailleurs, ou¬
tre le titre de mariage, le Nègre constitue
des titres supplémentaires pour les enfants.

4. Les objets livrés ne sont pas non
plus objet d’échange, comme l’ont écrit
plusieurs Européens. L’échange, comme la
vente, opère transfert de propriété ; or, la
fille reste toujours propriété de son père ;
les objets remis restent de même toujours
propriété du constituant. Il faut distinguer
de l'échange des biens qui forment le fond
du droit, l’échange des formes de preuve.

5. Il est de même incomplet de ne
voir dans ces'objets que la garantie de stabi¬
lité du mariage ou encore un gage du ma¬
riage.

Certes, nous sommes devant une sû¬
reté accessoire du mariage, mais du genre
qu’en droit on appelle preuve. La preuve
garantit en effet la durée de la volonté du
contractant contre lequel elle est consti¬
tuée. Mais c’est une garantie de pure forme
et non pas, comme le gage, une garantie
accessoire et réelle. En effet le gage, au
sens juridique, n’est pas une forme solen¬
nelle mais une forme accessoire. Or tout
le régime matrimonial prouve que l’objet li¬
vré au père de la femme est forme solen-
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nelle de Pacte de constitution du mariage.
Lorsqu’on écrit que le titre dotal est le ga¬
ge de l’exécution des obligations du mari
on veut dire, au sens large, que cette preu¬
ve l’engage à s’exécuter et le lie, ou qu’il y
a < promesse. »

6. Il est faux aussi d’admettre que
le mariage soit un prêt ou transfère un uni-

fruit. Le mariage est une institution juri¬
dique primordiale, entre personnes de sexe
différent. Cette différence dey sexes, base
du mariage, est indépendante des contrats
patrimoniaux comme le prêt, l’échange, la
vente. Ce n’est pas l’idée d’usage de la
femme, ni d’usage à vie ou d’usufruit, qui
forment l’objet du mariage quoi qu'en di¬
sent certains, noirs ou blancs. Le consen¬
tement de la femme Sait d’elle une partie à
Pacte, uu sujet et nor pas un objet du droit
n i monial. Elle ag t comme une person¬
ne. encore que sa pe sonne foit celle d’ur.e
puînée, d’un enfant, d’une personne juri¬
diquement incapable de contracter seile et
sans assistance.

7. Enfin une objection sur le mode
d‘administrer la preuve dit: en cas de con¬
testation sur le mariage on ne produit pas
la dot ; donc elle ne sert pas de preuve en
justice. Répondons d’abord qu’un titre joue
son rôle enire parties en dehors de toute
procédure litigieuse. Ensuite lorsqu'on con¬
teste le sens d’une preuve extrajudiciaire
ixstrumentable, celle'ci ne se suffit pas à
elle-même- h en est ainsi même en cas de
dénégation d’écritures. Aussi le témoin du
mariage vient-il témoigner de la constitu¬
tion du titre, de sa consistance et de sa
non-restitution. Mais en règle, le titre peut
être produit. En fait il ne l'est pas, parce

que la présence des témoins à l’audience
rend la production généralement inutile et,
surtout, parce que le mari ne nie pas le ma*

riage ni la paternité légitime, mais au con¬
traire, c'est le père de la mariée qui cachera
le titre et le mariage pour se voir déclarer
père juridique de l’enfant naturel ; aussi l’a¬
veu du père de la mariée qu’il possède le
titre suffit-il généralement comme preuve
de mariage en cas de conflit.

Un titre prouve deux choses : l’exis¬
tence d’un droit ou la subsistance du droit.
Or, s’il s’agit de prouver la subsistance du
mariage le mari invoque la détention du titre
aux mains du père: cela est fréquent et cela
suffit, à moins que le père ne nie l’existence
du mariage et du titre ou allègue la restitu¬
tion. Quant à l’enfant, fruit de l’existence du
mariage, le mari dira aussi : il est légitime, à
preuve le titre détenu par vous. Si le père
allègue la restitution, il doit la prouver; s’il
nie la constitution du titre et du mariage, le
témoin va le ccnfondre. Ce qui fait preuve
judiciaire, ce n est donc pas la production
à l’audience mais l’existence du titee aux
mains du père.

8. Une autre erreur consiste à dire
que les objets ne sont pas remis comme
preuve du contrat entre époux mais qu’ils
sont afférents seulement au contrat d’ailliance
entre les pères juridiques.

Certaines preuves ont une valeur
erga omnes ; d’autres valent seulement en¬
tre parties. Or, la preuve qu’une femme
engendre des enfants légitimes est essen¬
tiellement publique; cette preuve a aussi
pour objet l’objet même du mariage, du
contrat entre époux, c'est-à-dire la légiti¬
mation de la vie conjugale.

Cette preuve est donc bien afférente
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aux époux et à leur accord. Sî l'on dit:
que la femme devrait dans ce cas détenir
elle-même la preuve de son propre contrat,
il faut répondre que la femme est frappée
d’incapacité juridique, en ce sens qu’elle
n’est pas maître de sa personne, mais est
possédée par un père juridique à qui il appar¬
tient dedétenir son titre. Ensuite, si la femme
pouvait le détenir elle-même, le mariage
serait trop facilement éludé par la concubi¬
ne qui produirait un faux titre de mariage.

9. Une objection encore dit :la « dot »

nègren’est que la condition du consentement
des parents.

Nous répondons : c’est une con¬
dition de forme. Elle est requise, c’est
pourquoi elle est solennelle ; or, ce qui est
solennel en droit, c’est la preuve des actes.

Ensuite, si c’est la condition du con¬
sentement des parents, ce n’est qu’une des
conditions; c’est bien plus exactement la
preuve que les autres sont remplies. Et.
c’est aussi bien une condition du consen¬
tement des époux, car la femme sinon dé¬
clare: tu me prends comme esclave, c’est-
à-dire sans droit ni titre. Dans le clan du
mari la femme étrangère est esclave, sauf
preuve contraire. Le droit nègre exige
donc cette preuve; elle ne peut se trouver
que là. Enfin rien n’autorise à dire que les
mariés nègres se donnent leur consentement
sans preuve^

10. Enfin un^bjection dit; la preu¬
ve du mariage ne résulte pas de la « dot » puis¬
que si la livraison de la femme ne suit pas,
il n'y a pas eu mariage.

Répondons que s’il y a la vie con¬
jugale, sa légitimité ne se prouve que par
les objets remis à cet effet. Le but de cette
remise est bien de prouver que le concubitus

est légitime et non pas de prouver le concu¬
bitus lui-même. Concubitus non facit nup-
tias, dit l’adage.

Ne nions pas que le Nègre, le
Tsigane, l’Oriental soient attachés à l’objet
remis au mariage et qu’ils y sont attachés
autrement encore qu’à une preuve. Ils veu¬
lent que cet objet leur soit cher.

Ne nions même pas que dans l’idée
nègre actuelle la valeur intrinsèquedes objets
livrés comme instruments de la preuve con¬
stitue une garantie de plus de la solidité
du contrat. Nions cependant que cette
idée-là soit juste. En effet, dès que la
valeur intrinsèque des intruments du titre
est considérée, la valeur juridique baisse
ou passe au second plan ou bien l’abus du
titre fait passer la femme au second plan.
Faute de vie économique, l’abus nègre
principal fut de ce second ordre. Mais
l’Européen colonisateur remplace le stade
familial par lestade ultra-économique moder¬
ne ; le mariage nègre est remplacé par une
sorte d’institution vénale digne d’un autre
nom. Toute tentative pour ravaler le titre
juridique à une contrevaleur ravale le
mariage à un marché. Le but recherché
dans le gros capital semble d’abord une
sûreté plus grande du mariage, mais seule
la portée juridique de la preuve lie la volon¬
té sans la diviser contre elle-même. C’est à
la vraie dot à former garantie économique.
Néanmoins partout la vie économique a
provoqué la surenchère des titres de maria¬
ge et fait prévaloir les instruments, et par¬
tout la discrimination entre l”êconomique
dans l’instrument et le juridique dans le titre
a été difficile à opérer.

En outre ne nions pas que chez cer¬
tains la nature juridique des titres de maria¬
ge peut être violée par diverses significa-
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tions accessoires. D’ailleurs, une institution
prim tive es' en principe plus synthétique
que les nôtres et elle peut, dans le cours
des âges et des migrations, avoir perdu des
éléments au profit de certains autres.

11. On objecte enfin que lors du ma¬
riage il faut prouver beaucoup de condi¬
tions d’existence et de validité. Or, dit-on,
s’il est constitué un titre de preuve, celui ci
doit par lui-même prouver toutes ces conditions,
sinon il ne forme pas un titre valable. Et
la preuve instrumentale, dit-on ne peut
jamais parler si clairement. Même s’il par¬
lait en secret à l’oreille du magicien, le
titre ne dira pas que les sexes sont diffé¬
rents, que l’âge requis existe, etc.

Répondons que les conditions à
prouver par l'instruipentum sont pne chose
et les conditions du mariage une autre
chose. Tant qu'il reste aux mains du père
juridique de l’épouse, l’instrumentum dira;
«son conjun,’o est légitime, il est paternisé
des deux côtés et cette paternisation a été
accordée, est-il présumé dire, moyennant
accomplissement de toutes autres condi¬
tions. »

Concluons que, comn e preuve, l'in¬
strument forme unoutiljuridicp’e Irè •imompiêt-
Nous y trouvons deux faiblesses principales:
l ) il ne parle pas par lui-même.
2 ) il tend à être considéré surtout pour la
valeur intrinsèque des instruments de preu¬
ve. En matière de mariage il y a à cela
plusieurs raisons spéciales :
a) l’importance de la matière qui y fait
tout sacrifier ;
b ) l’excès d’égard à la satisfaction due au
propriétaire de la femme;
c ) le fait que le titre, possédé dans le clan
de la femme, prouve pour la filiation lé¬
gitime dans le clan du mari et donc contre
la paternité naturelle du clan féminin et
contre la résidence de la femme dans son
clan.

Il appartient au sens chrétien de faire
évoluer le titre instrumental vers une for¬
me moins matérielle; d’une part, à l’encon¬
tre d’une vénalisation, vers sa qualité de
titre, et, d’ajtre part, vers une forme plus
expressive, la forme littérale.

E. Possoz.
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L’art véritable est engendré sous
l'inspiration d'un sentiment ou d’une idée
de beauté. L’art indigène est d’inspiration
indigène. Il lui faut comme base indispen¬
sable l’esprit indigène. Et comme l’art est
social, cet esprit, tout en étant personnel
à chaque artiste, ne peut se détacher de
la mentalité générale du peuple auquel ce¬
lui-ci appartient.-D’ailleurs, sans cela, on ne
pourrait plus parler d’art indigène.

Les populations de la Colonie, mal¬
gré certains caractères psychologiques et
mentaux communs entre eux et avec la
plupart des peuples qu’on appelle «primi¬
tifs», né forment nullement une unité ethni¬
que et culturelle.

Sous peine de tarir la source de tout
art indigène, il est indispensable de conser¬
ver la mentalité indigène, inséparable elle -
même de l’organisation sociale et de l'en¬
semble des éléments culturels. Ce qui ne
veut pas dire qu’on doive les forcer à la
stagnation. Mais qu’ils doivent évoluer pro¬
gressivement, harmonieusement, en confor¬
mité hiérarchique avec leur « âme ».

Parmi ces éléments culturels la lan¬
gue occupe’ une place prépondérante, com¬
me le prouvent l’histoire en Europe et l'ex¬
périence au Congo. La perte de la langue
maternelle cause au peuple un tort culturel
immense et fait languir presque instanta¬
nément la vie artistique. Cela est particu¬
lièrement et tragiquement vrai là où une
grande langue développée, culturelle et ri¬
che en productions « littéraires » doit céder
la place à un langage inférieur, comme sont

p. ex. les langues commerciales (lîngala, ki-
ngwana, etc.).

Cette influence néfaste s’exerce sur
tout le domaine des arts, qui jaillissent des
sentiments esthétiques. En effet, qui ne con¬
naît le rôle de la langue maternelle dans
les sentiments plus encore que dans le mon¬
de des idées? Quand on emploie couram¬
ment une langue inférieure, rudimentaire,
les sentiments artistiques et autres en pâ¬
tissent inévitablement. Car ces langages
sont inaptes à l’expression tant soit peu
exacte des sentiments. Et personne n’ignore
qu’il existe une influence réciproque entre
le sentiment et son expression verbale.

11 faut ajouter la valeur toute spé¬
ciale de la langue pour le style oral et la
production d'une littérature indigène. La
beauté artistique du style oral ne peut être
pleinement goûtée que dans la langue de
laquelle il est issu et dont il se sert. Le
développement de cet art est de même in-
timemerit lié à la conservation et à l’évo¬
lution progressive de la langue maternelle.
Cela est si caractéristique, que les diffé¬
rences dialectales jouent leur rôle dans l’art
populaire au Congo comme en Europe,
mais dans la. Colonie, du moins chez les
Mongo, elles gênent moins dans le style
oral que dans les autres domaines. Etudier
et prouver cette affirmation nous mènerait
trop loin, car il faudrait l’appuyer sur une
grande quantité de documents et nous de¬
vons donc attendre que ceux-ci soient pu¬
bliés.

La naissance et le développement
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d’une littérature indigène sont inséparables
de la langue. Car celle-ci est non seule¬
ment le truchement approprié et adapté des
sentiments et des idées, mais elle a encore
des relations particulières avec le style oral
ancestral. A vouloir créer de toutes pièces
une littérature indigène on perd son temps.
Car alors eile calque nécessairement des
modèles européens ; elle se «dénationalise »,
se nivelle et devient fatalement vulgaire,
puisque sans personnalité.

En outre, le goût pour la littérature
ne peut être développé chez l'indigène qu'au
moyen d'une éducation préalable sur la base
du style oral existant. Car cet art ancestral
est compris et goûté par les autochtones,
individuellement et en groupe. Des recueils
de ces. productions artistiques sont indis¬
pensables pour la création de la littérature.
Sans lestyle oral goûté, étudié et analysé, la
soi-disant littérature >ndigène reste une chi¬
mère ou est sans base, et ne tardera pas
à sombrer dans la vulgarité.

On n’a qu’à se rappeler 1 histoire
des littératures européennes pour s’aperce¬
voir que toutes ont tiré leur origine du style
oral ancestral, conservé partiellement dans
les premiers livres, conjointement avec la
littérature religieuse ( Bible, écrits des Pères
de l’Eglise, etc. ). Peut-on penser sérieuse¬
ment que nos indigènes pourront brûler cet-

\

te étape par laquelle tant les Grecs que les
ancêtresdes nations modernesont dû passer ?

Comme conséquence de ce qui pré¬
cède, il appert que l'étude grammaticale et
stylistique de la langue maternelle doit oc¬
cuper une place prépondérante dans toute
école qui désire donner une formation ar¬
tistique et favoriser le progrès des arts in¬
digènes. Travailler à cette formation en né¬
gligeant la langue maternelle est non seu¬
lement faire fausse route, mais se leurrer
d’apparences.

Les vrais et sincères amis de l’art
indigène ne peuvent se désintérresser de la
question linguistique indigène, puisqu’elle
nous l’avons vu, est d’une importance ca¬
pitale pour l’avenir des arts indigènes, ceux-
ci formant bloc entre eux et avec la for¬
mation culturelle entière d’une population
donnée. Ils auront à cœur de protéger et
de favoriser, par la parole er l’exemple, les
vraies langues tribales, à l’exclusion des
jargons et langues commerciales ou « uni¬
verselles». De cette façon ils rendront à
la cause des arts indigènes un des services
les plus grands et les plus nécessaires, qui
portera plus de fruits que la plupart des
autres activités - si méritoires soient-elles
—en faveur des arts et métiers indigènes
de la Colonie.

G. Hulstaert, M.S. C
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De namen Nkundô en Môngo wor-
den tegenwoordig veelal door elkaar ge-
bezigd. Het wordt zelfs lastig om juist uit
te maken hoever zij vôôr de komst der
blanken verspreid waren.

Men mag echter wel de volgende
groote lijnen als vaststaand aanvaarden.
Het gebied van het Léopold-II-meer kende
den naam Mingo niet. De stammen daar
noemden zich Nkundô. Doch die naam
was voor uitbreiding vatbaar. De Ekonda
zijn Nkundô: doch als zij van Nkundô
spreken, bedoelen zij meer speciaal hun
noorder-buren ( Bokôté en Bombwanja ).
Echter noemen zij zich zelf ook Nkundô,
evenals de naburige zuider-volken ( Badia,
Basakata ) hen aldus noemden. Zoo ook
noemden de Nkôle en Bombwanja der Lo-
kolô de naburige Ntômbâ: Nkundô, Nku-
ndêngolô = Nkundô met strepen- tatoeëering.

De stammen tusschen Ruki en Eko¬
nda noemen aile stammen ten zuiden: Eko¬
nda ( zoowel de Ekonda sensu stricto} aïs
de Ntômbâ van Inongo en Bikoro, de Bo-
mbôoliâsâ, de Bolia, de Baséngélê, de lyé-
mbé, eqz. Van den anderen kant, indien
zij zelf allen Nkundô zijn, hoort men bij
hen toch dikwijls den naam Nkundô stellen
tegenover Bombwanja. Zoo zal een Bo¬
mbwanja zoowel zeggen dat hij Nkundô
is als dat hij het niet is ; ook even goed
dat hij geen lonkundô spreekt als dat hij
het wel doet. Zoo ook zijn de waterstam-
men van die rivieren Nkundô of niet, al
naar gelang zij zich stellen tegenover de
stammen van het binnenland of met dezen
samen tegenover buitenstaanders. In het

eerste geval zal Nkundô beteekenen: bin-
nenlanders : in het tweede een volks-
groep tegenover vreemden. In de eerste
beteekenis zal een Ngombe u kunnen zeg¬
gen : bij ons, Ngombe, zijn zoowel Nku¬
ndô als Elïngâ.

Langs de Opper-Loilaka noemen de
stammen zich eveneens Nkundô. De Ntô-
mbâ-Wàngatâ van Wafanya, de InjâB, en
de andere Imoma, alsook de Boléngé-Isakâ
zullen u echter beweren dat de boven wo-
nende stammen ( Mpôngô en Mpéngé) geen
Nkundô zijn. En zoo de eerste iets meer
in de gratie staan, de laatste zullen toch
altijd doorgaan als Nksle, als minderwaar-
digen. Van den anderen kant zullen deze
Mpôngô en Mpéngé de stammen der L6-
mélâ beschouwen als minderwaardig, als
Nkôls. Wel wonen er Nksle-groepen op
de Lômélâ, doch de meeste stammen zijn
Bosaka, - zuiver Môngo, en ernaast wonen
de Boili, stambroeders der Mpéngé. Deze
Boôli noemen, evenals de Mbôlé van tus¬
schen Lômélâ-Salonga, de westelijk wo-
nende Yongo : Nkundô, hetgeen uitsluitend-
of bijna, steunt op den aard der tatoeée-
ringen.

De Mbôlé van den Bus-Blok brei-
den den naam Nkundô ook uit op de
Boângi en Injôlô.

Men ziet dat die naam voor uitbrei¬
ding vatbaar is. Zoo is het ook met den
naam Mbôlé, die van uitbreiding verschilt
naar gelang van de stammen. Zoo zullen
de Nkengo de naburige Losanga, Ngelé,
Itété, en dgl. Mbôlé heeten. Terwijl vreem-
de stammen den naam eveneens op Nke¬
ngo, Lwelé, enz. zullen toepassen.
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maar Elïngâ en Êleku. Voor de naburige
Mbôlé zijn echter deze Gleku wel Mângo.
Men ziet dat ook hier weer de namen rek-
baar zijn en de uitbreiding van hun betee-
kenis van de plaatselijke toestanden afhangt.

Gansch in het Noorden, langs de
Lulongo en beneden Lopori en Luo, spreekt
men stilaan niet meer van Nkundô, doch
slechts van Mânga. Deze naam wordt ook
verder naar het Oosten en Zuid-Oosten
gebruikt, met hier en daar een bocht in
de grens. De Bongandô noemen zich zelf
echter niet meer Mângo. Op den bovenloop
der Tshuapa duikt de naam weer op, waar
hij door de Bosaka en Boyéla gebruikt
wordt. Ook verder in de Lomami en Sanku-
ru ( Bakusu, Batetela ) schijnt de naam
Mângo nog voor te komen.

De grens tusschen de namen Nku¬
ndô en Mingd loopt dus in groote lijnen van
het Noord Westen naar het Zuid Oosten.
Beide namen verschillen in uitbreiding naar
gelang van de plaats. Tegenwoordig loo-
pen zij meer en meer door elkaar, daar zij
geen ethnische noch linguistische groepen
dekken, en de reizen, betrekkingen, enz. de
inlanders meer en meer het besef geven, dat
die namen slechts een geographische betee-
kenis hebben.

Men kan deze geschiedenis der na¬
men vergelijken met die van namen in Eu-
ropa. Zie de uitbreiding van den naam
Vlaanderen. Idem de wijzigingen in de ex-
tensie van den naam België, die een zeer
groot gebied besloeg ten tijde der Romei-
nen, later officieel verdween, dan weer op-
dook voor de heele Nederlanden en ten
slotte weer werd ingekrimpt ; terwijl gedu-
rende een zekeren tijd door «Belgische taal>
het Nederlandsch bedoeld was en de Léo
Belgicus niets anders was dan de Vlaamsche
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ding van de namen : Duitschland, Allema¬
gne, Germania. Zoo ook voor Frankrijk :
Ile de France, staten der Fransche konin-
gen, tôt het huidige Frankrijk toe (denk aan
« Le petit Savoyard » : pars pour la France ;
aan Bretagne vôôr het met Frankrijk ver-
eenigd was; enz. )

In het land van Waas spreken de
oudere menschen nog steeds over de pro-
vincie Antwerpen als < Brabant » ; terwijl
Kalloo de naburige « binnenlanders » Via-
mingen noemt ! Het hqeft ons dus niet te

verwonderen dat de namen in Kongo niet
zoo vast staan als kamergeleerden wel zou-
den wenschen, En men weze dus voorzich-
tig in het gebruik van namen van volkeren ;

men steune niet enkel op een naam om
grenzen te trekken van stammen of talen,
doch onderzoeke liever de — vaak ingewik -
kelde - werkelijkheid. En dat men dus op-
houde met op ethnische kaarten o.a. de
Nkundô-Môngo in ontelbare deelen te kap-
pen: Balplo, Mongo, Nkundo, Wàngatâ,
Bosaka, en wat weet ik al meer.

G. Hulstaert, M.S.C.

B A N S3 N G 0
De benaming Bansôngo is in schier heel de

waterstreek Oost, West en Noord van . Nieuw
Antwerpen gekend, doch geen enkel stam noemt
zich zoo; ze worden, o€ beter gezegd, ze werden

.zoo genoemd door anderen. 1 > De benaming schijnt
f .mt niet meer in gebruik. Bans5ngo moet wel bedui-

den: bewoners van het (betrekkelijk ) groot w^ter. -
De Likoka, Bodzaba, Babbo en Mbonzi,

allen bosch-en moerasbewoners, zegden BansSngo
tegen de bewoners van de Ngiririvier.

De Pzamba, enz. noemden zôô het Uba-
ngi-rivler^olk.

De NkotQ-Libinza zegden eertijds Bansi-
ngo tegen de bewoners van den Kongostroom ; ze
zeggen ’t soms nog, doch meest Boloki, Bangala
(Mangala).

De Balobo-Mbonzi gaven die benaming
aan de voorouders ( voorzaten ? voorgangers? ) der
Iboko, Mabale, Boloki, d. i. aan de , stroomlui.
Dezen, waarsphijnlijk toen ze nog in de bosschen
van het binnenland zaten, gaven den naan BansS-

1 ) Vgl Mayombe, Budza, Mangala, Ngombe (?) en
wellichi nog anderen.

ngo, aan de Ngiririvierbewoners.
Te Mankanza zei me een onde Iboko (dit

in verband met zekere Mongo-legende ) dat de Ba-
nsongo, en ook die van Lulanga en van Mbandaka
( ? ) op den linkeroever tegen de Mongo hebben
gevochten. Dat klopt met het feit dat nu nog de
linkeroever tègenover Mankanza Ngunda-Bonza-
le genoemd wordt, en ik meen dat Bonzale de
naam is van een klan der Lopori-Mongo. Ook dat
er.te Nkinga (eiland Nsumba ) en te Bobmbo nog
eenige Mongo overblijven.

1k vernam ook van E.P. Ed. Peeters dat
hij op de Neder Mongala hoorde zeggen: Ransongo
waren de eerste stroombewoners en die zijn al-
lemaal uitgestorven door de pokziekte. ?

*
* *

' Nog eenige andere benamingen :

De stammen op de « mokili » wonend rond
de missie van Banga : Ngombe, Bobo, Mogbandi. . .
noemen al de watermannen Kunda.

De Ngombe-klans van op den linkeroever
ook zoo de stroomlui.

Nkoto en Libinza zijn wel één stam, met
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twee benamingen en ’n weinig verschil in de taal.
Die van Ebuku bij Bomboma ( Likau-

groep ) zeggen Nkoto tegen al de Ngiririvierbe-
woners van Monya tôt Bolongo ( dus Libinza in-
begrepen ).

De waterlui van boven Monya zeggen
Nkoto tegen die van beneden Monya : en die van

beneden de Libandamissie zeggen Libinza tegen
die van hooger op.

De Bobo ( tusschen Bomboma en Banga )
noemen de waterlui Kulama.

De Libinza zegden vtoeger tegen de Li-
koka : Bakwala.

E. De Boeck. V. A.
Lisala.

INLANDSCHE GESCHIEDENIS.

Z. fixe. Mgr. B.O. Tanghe, Ap. Vicaris
van Ubangi. heeft het gelukkig gedacht opgevat
en uitgevoerd van een kursus samen te stellen over
de geschiedenis van de volksstamtnen van Ubangi.
De studie gesteld in ’t Fransch met een bewerking
in ’t Ngbandi (door de moniteurs M. Nzumbu en
R. Dongoro ) is gepolycopiéerd op 30 blz. . waar-
aan 3 kaarten zijn toegevoegd. Hij wijkt siechts
weinig af van het artikel door den schrijver ge-
geven in Congo, 1938 II. bl. 361.

De kursus is verplichtend gesteld voor aile
middelbare scholen van het Vikariaat (klein se-
minarie. normaalschool, landbouwschooî ). Hij be-
handelt de algemeene geschiedenis der verschillen-
de stammen en groepen. vooçal hunne verhuizin-

/ gen.
De verige studies van den eerbiedwaar-

digen en bekwamen schrijver zijn een waarborg
voor de degel'jkheid van dezen. kursus.

We wenschen dat deze lessen het verhoop-
te résultant opleveren : de leerlîngen een nuttige
stof ter ontwikkeling bieden, hen meer hechten
aan eigen stam en aard, hen wapenen tegen den
drang naarontaarding. oppervlakkigheid, ontwrich-
ting. enz. En zou het in dezen zin niet nuttig zijn
dat een dergeliike kursus (zij het onder een ande-
ren vorm) ook in lagere scholen gegeven werd?—
Voor de meer gevorderden zal het werk ook een
goede inleiding bieden tôt de algemeene geschie¬
denis. wanneer er lessen bijkomen over de voorva-
derlijke beschaving.

Het voorbeeld van het vikariàat van Uban¬
gi verdient ruime navolging. Dergelijke kursussen
werden reeds in sommige streken gegeven ( bv. in
Mayombe, waar P. Bittremieux een kursus samen-
gesteld heeft ), Persoonlijke ondervinding heeft me
bewezen hoe*n dankbaar onderwerp dergel jke les¬
sen zijn in onze scholen. Zij zijn ver uit te verkie-
zen ( en dit van af de eerste studiqaren ) boven
zooveel stof die op de programmas prijkt. vaak
meer tôt nadeel dan tôt nut.

Dergelijke lessen zullen. mits een beetje
aanmoediging vanwege het onderwijzend perso-
neel, de leerlingen aanzetten om zelf de tradities
en de geschiedenis van hun volk te onderzoeken.
Aldus zal veel waardevol materiaal kunnen gered
worden. Door oprechte samenwerking — de eeni-
ge gezonde en doelmatige méthode op kcloniaal-
en op missie-gebied — zullen wij aldus op betrek-
kelijk korten tijd een synthèse kunnen bekomen
van de geschiedenis der Kongoleesche volkeren,
die ons later dankbaar zullen zijn. omJat wij hun
verleden aan de vergetelheid hebben helpen ontruk-
ken.

Een tweede kursus behandelt de geschiede¬
nis van de ontdekking en bezetting van het Uban-
gi-gebied door de Blanken. Het ware we! belang-
wekkend later te vernemen welke van beide kur¬
sussen, na voldoende ondervinding, blijkt het meest
de leerlingen te interesseeren en het nuttigst is voor
hunne vorming. GH-
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COLONISATION ET CONSCIENCE.

O. Lacombe examine « le devoir d’exploi¬
ter rationnellement» pour le bien de l’humanité» les
richesses matérielles de la terre entière» et le droit
corrélatif d’inciter» au besoin de contraindre, tel
peuple pourvu de territoires particulièrement ri¬
ches, mais dont il ne saurait pas tirer parti, à une
activité économique meilleure, plus humaine».

Certes, dit-il, * la souveraineté nationale ne
peut être considérée comme un absolu » et « les na¬
tions ne sont pas des entités isolées ». « Une nation
qui prétendrait se retrancher absolument du reste de

‘ l'humanité, ou qtû se trouverait de fait dans cette si¬
tuation, viole d’une certaine manière, volontaire¬
ment ou involontairement l’ordre international ; et,

d&s levC^s où cet isolement farouche nuirait grave*

mentaux autres nations, cel1e$-ci seraient fondées à
intervenir, avec toute la discrétion possible d ailleurs
quoique fermement, pour que ce désordre cesse.
De proche en proche on conçoit des cas limites,
où un peuple détenteur de certaines richesses très
précieuses pour le bien commun de l’humanité, et
qui ne voudrait ou ne saurait les exploiter, pour-

, tait être exproprié temporairement à raison du
- domage subi par la collectivité. Mais, qui ne voit

combien ce droit s’entoure de restrictions : d’abord
il faut qu’il s’agisse d’une nécessité véritable eu
égard à un état donné de l'organisation humaine.
/W^ peut être question de justifier par ce biais
uûé tourne quelconque d'impérialisme économique.
II ne M’àqitpàsnon plus d'accorder aux valeurs
économiques* un'primat quelconque sous le pré¬
texte qu’à telles conditions matérielles doit cor¬
respondre un climat spirituel nouveau, et que la
hardiesse et le renouvellement à ce plan très hum¬
ble est le gage des grandes conquêtes de l'esprit.

L’économie fait partie intégrante de la mo¬
rale tout comme la politique: elle doit se plier à
des normes supérieures: notre civilisation, qui a
bien ses mérites, mais qui rheurt de ce primat de
l'économie, n’a aucun droit d’imposer ses intem¬
pérances et ses indiscrétions au reste de l’humanité...

Enfin l’expropriation doit se faire avec indemni¬
tés convenables, pacifiquement, sans dol ni brutali¬
té, le recours à 1a force n’étant justifié que par
la légitime défense, si le peuple pris en tutelle éco¬
nomique s’entête dans une opposition irraisonnée
et violente. A lui tout seul on le voit trop, ce
titre est des plus précaires.»

( La Colonisation devant la conscience
chrétienne). (Esprit I 6.)

L’ACTION SOCIALE EN PAYS DE MISSION.

Le livre de ce nom. par Joseph Wilbois,
a eu un certain retentissement. Il épouse assez
bien les vues « françaises » de la colonisation. Pour
lui « la civilisation noire est adversaire tant de la
Civilisation que du christianisme. Et le mission¬
naire a à changer toutes les institutions indigènes,
à les mettre à bas» (p. 17-18). Il n’aime donc
pas l’administration indirecte (p. 20. 29 etc.):
« L'administration colonisante est aussi révolution¬
naire que la mission, elle aussi veut bouleverser
la masse indigène de fond en comble. * Le plus
souvent, ce sont les institutions politiques qui ont
le plus vite et le plus complètement disparu: les
chefs indigènes ont été destitués ou fonctionnari¬
sés: nous ne pouvions pas tolérer de rois nègres.
D’ailleurs les chefferies o'ont été établies que dans
de rares régions et, même là, elles étaient loin
d’avoir sur les mœurs autant d’action que les insti¬
tutions politiques des Etats européens».

Et la cause profonde de l’inculturabilité
de la société indigène? Encore très française. «Les
Noirs n’ont qu’une tare, l’inégalité des sexes, dont
toutes tes autres découlent comme d'une faute
originelle. II ne s'y ajoute aucun péché vraiment
neuf. Leur pire misère, c’est celle qui, entre un
homme et une femme» n’établit d’autre lien que
celui du maître à l’esclave ou de l’animal à sa
femelle. L’Afrique a reçu la plus épouvantable des
malédictions: elle est un continent sans amour. »



(p. 64\ Pour Fauteur l'édifice européen reste évi¬
demment l'idéal de toute civilisation possible: « A-
vant de transformer une femme noire en électri-
ce, il faut changer une femelle en femme > ose-t-il
dire (75)« Mais si les femmes noires ont été abais¬
sées au rang de « femelles » ce n est certes pas
par les institutions indigènes. Seulement, pour l'au¬
teur «le morceau d’Europe que nous habitons de¬
meure, entre tous, le continent sanctifié: là on sait
travailler, là on sait aimer. » Il n'a, certes, pas
pensé à l’amour libre et au travail de destruction
qu est une guerre mondiale . . .

Encore une autre affirmation qu'on ne
peut passer sans protestation, c'est que le simple
ménage et non la communauté de ménages est la
véritable cellule sociale.

Malgré tant d’affirmations gratuites et dif¬
famantes pour les indigènes, il arrive à Fauteur
de jeter un coup d’œil perdu sur le revers de la
médaille: «Comme notre civilisation est ambiguë,
son contact avec les civilisations indigènes les pous¬
se tantôt dans un seuls, tantôt dans l’autre, d’une
façon que nous n’avons le plus souvent ni voulue,
ni prévue. Les Administrateurs, les colons, les mis¬
sionnaires ne peuvent travailler sans monnaie:
voilà que les indigènes en profitent pour spéculer
sur les femmes. Nous voulons libérer les femmes
de la puissance de leurs patriarches; beaucoup
d’entre elles deviennent des anarchistes de la pros¬
titution. Nous avons des tournées de médecins
pour combattre les maladies d’un canton: les boys
qui les accompagnent propagent les maladies d'un
canton éloigné. Nous déclarons volontiers la poly¬
gamie immorale, maisdans nos bureaux nous payons /
si largement nos secrétaires noirs qu’après avoir
rompu avec la sévère polygamie de la brousse ils
reconstituent de joyeux harems dans les escales.
Ainsi nous ne jetons sur la côte d’Afrique que

l'écume de nos usages. A coup sûr nous ne nous
en sentons pas responsables. Mais précisément il
nous faut prendre nos responsabilités. Ur Blanc,
dès qu’il vient au milieu des Noirs, y ray onne la
révolution; s'il se contente de laisser faire en se
lavant les mains, la révolution tournera presque
sûrement en chaos ; prenons-en donc la tête et me-
nons-ïa vigoureusement.» (pï 102)

NOS,INDES NOIRES,

Ce récit du voyage de Henry Bordeaux en
Afrique,,est bien plus inoffensif. Glanons-y pour¬
tant : « Dans le problème de la colonisation et du
droit de colonisation, la solution de Lyautey, c’est
la protection d’une civilisation supérieure appor¬
tée à un peuple qui n'est pas contrarié dans sa
religion ni dans ses mœurs, qui ne l'est que dans
ses excès, sa barbarie, son manque d’hygiène, ses
maladies et sa misère* (p. 25) «Nous ne paraî¬
trons grands aux yeux des indigènes qu'autant qu’ils
connaîtront la grand&ir de notre religion. Nous
ne nous imposerons à .eux qu’autant que la puis¬
sance de notre foi s'imposera à leurs regards*
(p. 34; citation de Psichari). Et puis une citation
de la Rev. Sœvr Javbuhey, fondatrice des Sœurs
de St Joseph de Cluny : « Les noirs sont bons,
simples; ils n'ont de malice que celle qu'ils tien¬
nent de nous. Il ne serait pas d fficile de les con¬
vaincre par l’exemple: ils imitent facilement ce
qu’ils voient faire aux blancs. Vous jugez qu'ils
n’ont pas beaucoup de vertus religieuses à copier.
Malheureusement nous ne sommes pas les plus
sages ; ils doivent croire que les catholiques sont
bien audessous d’eux, puisqu’eux ont une religion
et que nous ne faisons profession d'aucune. *

E.B.

ERRATUM. Dans le n° 1 de cette année, à la page 15, P colonne, alinéa 3,
Au lùu de : Nous pourions moins difficilement dire :
Lire: Nous pourions plus difficilement dire.
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DE NKUNDO MAATSCHAPPIJ.

INLE1D1NG.
Heel de blanke beschaving is op

zoek naar een «nieuwe orde», naar een
reorganizatie der maatschappij. De desor-
ganizeerende krachten, die in de fransche
revolutie haar doorbraak vonden, hebben
aile tusschengeledingen, aile ondergeschikte
organen van het maatschappelijk lichaam
gesloopt, al hun rechten en plichten op den
onpersoonlijken Staat geconcentreerd, die
alleen nog macht en leiding heeft over de
gelijk-berechtigde individuën.

Opgevoed in een dergelijke opvat-
ting, waarvan wij slechts heel langzaam
de onvoldoendheid en onrechtvaardigheid
leeren inzien, is het ons zeer moeilijk om

< oûs een juist begrip te vormen vàn wat een
georganizeerde maatschappij zou moeten
zijn. De pogingen om werkorganizaties en
standsorganizaties in ’t leven te roepen en
omeen korporatieve ordening tôt stand te
brengen, he^feen sinds haast honderd jaar
aile sociaïe^pèchten opgeslorpt. Het vraag-
stuk, hoe wij het huisgezin weer tôt kern-
orgaan der gemeenschap kunnen maken, is
nog maar ter nauwernôod aangeraakt, ter-
wijl het vraagstuk der ethnische volksge-
meenschappen Europa tôt een vulkaan heeft
gemaakt. Ën toch zal de kwestie der nieuwe
orde enkel hare oplossing gevonden hebben.
wanneer aan elk dezer krachten : ethnische
(huisgezin en volksgemeenschap ). ekono-

mische (vak, klas, stand) en politieke
( staatsinrichting ) recht is gedaan.

Het is dan ook niet te verwonderen,
dat het ons moeilijk is een juist inzicht te
krijgen in eene maatschappij, die volledig
indruischt tegen de bij ons heerschende op-
vattingen. Dat wij al te gemakkelijk als on-
verstanding, primitief en barbaarsch gingen
beschouwen wat wij niet begrepen, omdat
het inging tegen onze eigen foutieve opvat-
tingen. Dat wij de beschaving meenden te
dienen door natuurlijk-georganizeerde maat-
schappijen te ontmantelen, alleen met het
doel ze aan de onze gelijk te maken. Dat
wij natuurrecht met eigen positief recht, be¬
schaving met eigen dekadente gewoonten
gingen verwarren. Ten overstaan van de
inianders vergaten wij volledig de onvol-
maaktheid en < groeiende verwarring » on-
zer eigen maatschappij 6m Ze tôt onaantast-
baar ideaal te maken voor hunne < verhef-
fing >.

De vraag naar de werkelijke grond-
slagen der inlandsche maatschappij begint
pas gesteld te worden nu deze volledig
aan het wankelen gebracht zijn. De vraag
of die maatschappij in haat grondslagen of
principieele elementen werkelijk in tegen-
spraak is met het natuurrecht. het algemeen
welzijn der menschheid en het geloof, de
vraag dus naar het bestaansrecht dier maat¬
schappij, is nog altijd opzij geschoven voor
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den vermeenden plichtvan het oogenblik:
die maatschappij aan de onze gelijk te
maken.

In onderstaand artikel heb ik getracht
de maatschappelijke ordening der Nkundo-
Mongo zoo duidelijk mogelijk te omlijnen,
ten einde een antwoord op de laatste vraag
te vinden.

DE ETHNISCHE KLAN.
Wanneer men bijons bl i jft zeggen dat

het huisgezin de cel is der gemeenschap, dan
houdt men tenslotte nog enkel aan eene ju-
ridische fictie, of liever: men zegt, wat het
rechtens zou moeten zijn. In feite is het huis¬
gezin bij ons nog enkel de voortbrenger der
individuën, die hun roi zullen spelen in de
gemeenschap. Het huisgezin als zoodanig
is noch sociaal, noch juridisch, noch politiek
een tusschengeleding. een bemiddelingsor-
gaan tusschen de enkelingen en de hoogere
organen der maatschappij.

Tweedens is het huisgezin, in onze
gemeenschap, tôt een gansch afzonderlijk
oegrip uitgegroeid ten overstaan van de
familie. Het patriarkaal gezin, waarvan Le
Play het model uitteekende, of de grbo-
re familie fe gansch verdwenen. Bij onze
Nkundo-Mongo daarentegen is het juist
die patriarkale familie die nog in den meest-
voistrekten zin de ce! is der gemeenschap,
het eerste zelfstandig orgaan dier gemeen¬
schap.

Meestal duiden wij die groote fami¬
lie aan met den naam van klan, wasraan
vagelijk verschillende kenmerken toegekend
worden : bloedverwantschap, totémisme,
exogamie, gemeenschappelijkheid van bezit
en andere. Men spreekt van etnnische
( patriarkale o* matriarkale), jur disefe, exo-
gamische en politieke klans, zcader verder
duidelijk de omschrijving dier begrippen

aan te geven.
De ethnische nkundo-klan ' omvat

aile personen, die langs mannelijke lijn
van een bepaalden voorouder afstammen.
Het is de afstamming langs mannelijke lijn
van dien bepaalden voorouder, die elken
Nkundo aan dien klan verbindt.

ORGANIZATIE VAN DEN KLAN.
De ethnische klan, zooals ' hierbo-

ven afgestippeld, valt dis in algemeene
lijnen samen met dé zocgenoemde hoof-
dijen, mits terzijde iaten van de juridisch-
onderhoorige niet-afstamrielingen, die niet
deelen in het gezag.

Die klan vormt de zelfstandige po¬
litieke éénheid, de autonome staat, die geen
wetgevende, rechterlijke en uitvoerende
macht boven zich heeft.

Voor wat de inwendige struktuur
van dien klan betreft, is hij hierarchisch
en decentralistisch geordend: elk orgaan
is inwendig autonoom, maar uitwendig af-
hankelijk van het hooger orgaan.

De grondwet, die den klan staat
regeert, is de overgeleverde gewoontewet,
de besise bya Njakomba. Die gewoonte-
we: regelt de rech:en en psichten van elk
klailid. Die rechter en plichten verschillen
echter van persoôn ’Ot ptersoon, naar gelang
de rangorde van a^stamming. De hooger
geplaatste deelt in de rechten en plichten
det ouders, de lagergeplaatste in die der
kinderen; eenerzijcs dus opvoeding, be-
scherming en steun, anderzijds eerbied én
gehoofzaamheid.
Huwelijk.

Het hierarchisch iaagste, maar na-
tuurlijk-eerste orgaan der gemeenschap is
het huwelijk, waar de man gezag heeft over
yrouw en kinderen, Binnen het kader der



grondwet kan de man dus beveien en straf-
fep, zonder dat voor zoover het de inner
lijke aangelegenheden van het gezin betreft,
iemand hoogers daarin heeft tüsschen te
komen.

Dat gezag en strafrecht is het eerste
wat de natuurwet zelf toeként, en mag uit-
geoefend worden, zonder dat eenig uitwen-
dig gerecht eerst uitspraak te doen heeft.
Waar men dus spreekt van « tribunal du
mari» gebeurt dit slechts inonechten zin,
want de man oefent zijn gezag uit zonder
vôrm. vati procès.

Onze echt modem westersche zin
voor «vrijheid, gelijkheid en broederlijk-
heid *-losbandigheid schaft echter de rech-
ten af om de misbruiken te voorkomen en
maakt daardoor de misbruiken wettig. Elke
lijfskastifding wordt den man ontzegd, zoo-
dat vtouw en kinderen straffeloos hun eerste
plichten kunnen overtreden.

Haard.
Toch is het gezin in strikten zin niet

de eersté cel der maatschappij. Sociaal-po-
litiek gesproken is dat gezin maar een deel
van «den haard» ( feu, foyer = iota ), die

schematisch - den vader omvat met al wie
onder den vader staan. In kwesties van
huwelijksluiting, van bruidschat, van ge-
schillen onder zijn onderhoorigen, uitba-
ting van het terreip, heeft die vader of
zijn plaatsweryanger het laatste woord. Naar
buiten is hij de verantwoordelijke persoon
voor al de leden ,van den haard, aan hem
moet dus aile vordering van recht en plicht
gericht zijn.

Klot
De klot, of etuka is het organisme

der volksgemeenschap, dat onmiddelijk bo-
ven den haard staat. Het omvat de ver-
schillende haarden, die -weer schematisch -

van denzelfden grootvader voortkotnen :
is’ea mpaka. Aan het hoofd ervan staat
de grootvader, of zijn onmiddelijken op-
volger : de jongere broer of de oudste
zoon. Met dien verstande, dat de gezags-
drager steeds is de oudste uit den oudsten
haard.

Dikwijls wordt de klot beschouwd
als de klan. Hij bezit de klaarstuitgesprokçn
rechtspersoonlijkheid en een groote zelfstan-
digheid. Naar binnen en buiten is hij ver-
tegenwoordiger van en verantwoordelijk
voor al zijne onderhoorigen, zoowel af-
stammelingen $n bloedverwanten als andere
juridische onderhoorigen, voor de gron-
den en waters van den klot. Hij beschikt
over de bruidswaardèn en beslist overde
palabers, die den klot betreffen. Voor der-
gelijke palabers roept hij zelf de ouderen
van den klot samen, ook van verwante bi-
tuka. Hijjs de werkelijke burgéfvader, bur-
gemeester vaneen sterk autonomegemeéhte.

Bolblo. r "■’

Meestal zijn hèt verschillendé klôt-
ten, die van denzelfden overgrootvadèr
voort^omen. Hier ook weer komf dé priori¬
tés toe aan den oudste van den oudsten
klot. Maar hij heeft geen eigenlijk staats-
gezag. meen ik. Hij heeft zich niet te men-
gen in de innerlijke aangelegenheden van
de bi uka, enkel leidt hij palabers, die den
heeler bololo aangaan en doet Uitspraak
voor kleinere oorlogen van dorp tôt dôrp.

Klan.
Meestal groepeeren verschillende be-

lolo, die van denzelfden betovergrootvader
voortkomen zich weer in ondergroepen,
groepen en bovengroepen, waarvan steeds
de oudste van den oudsten groep het prio-
riteitsrecht heeft. Vaak-wordt hier dan nog
onderscheid gemaakt tüsschen de groepen



-44-
die van denzelfden stichter afetammen maar
langs versehillende moeder. Maar ook hier
is geen echt staatsgezag aanwezig, meen
ik, enkel prioriteitsrecht door nadere bloed-
banden.

Werkelijk suzereiniteitsrecht heeft
^Ueen de klanleider, de man, die het do-
minium altum heeft over heel het grond-
gebied, de man, die in laatste instantie over
grondgebied en oorlog en staatsbelangen
kan beslissen zelfs tegen allen in ; de man,
die geen ander gezag boven zich heeft en
enkel door de goddelijke gewoontewetten
gebonden is. Hij is het echte hoofd der
« hoofdij », die door aile onderhoorige ge-
zagdragers vertegenwoordigd wordt. Hij is
het werkelijke staatshoofd.

Klangroepeering.
Versehillende autonome klans kun-

nen door banden van bloedverwantschap,
aanverwantschap df vriendschapsverbond
aan elkaar verbonden zijn tôt kleinere volks¬
gemeenschappen of tôt stammen, waarvan
de oudste dan steeds een prioriteitsrecht
blijft behouden. dat zich in het voorzitter-
schap bij internationale palabers of oorlo-
gen uit.

Volksgemeenschap.
Maar al die klans en stammen heb-

ben een diep besef van hun samenhoorig-
heid in een ééne en groote volksgemeen¬
schap, verbonden door de banden van
bloed, van geschiedenis en van beschaving,
gevestigd op gelijke princiepen der godde¬
lijke grondwetten. Dat besef, dat evenals
in onze Europeesche volksgemeenschappen
vroeger minder tôt uiting kwam, breekt
zich baan onder invloed van uitwendigé
gebeurtenissen en in botsing met andere,
vreemde volksgemeenschappen. De ergste

miskenning wordt de beste bindstof voor
dat nationaliteitsgevoel.

BESLUIT.
Onze Europeesche volksgemeen

schappen wortelen in duizend jarenvoor-
geschiedenis. Oorlogen en willekeurige ver-
krachtingen hebben ze niet kunnen dooden
maar enkel duidelijker hun natuurrechten
kunnen doen opvorderen. Poliliek impé¬

rialiste en ekonomtsch internationalisme
hebben enkel duidelijker de prioriteit van
de volksgemeenschap kunnen beklemtoo-
nen, en in den bittersten strijd, dien de
wereld ooit gekend heeft, komt overal als
eerste eisch voor vrede en nieuwe orde
juist de herkenning naar boven van dat
prioriteitsrecht der volksgemeenschappen.

Maar de waarheid is één. Ook in
de kolonies leven menschengroepen. die
dichter bij de natuurlijke ord^ staan dan
onze vermoeide en vermengde volksge¬
meenschappen van de oude wereld. Die
menschengroepen leven in volksgemeen¬
schappen. waarin enkel door uitmoording
het besef der volksgemeenschap kan ver-
nietigd. Boven aile staatsverbanden en po-
litieke combinaties uit, roept dat besef om
herkenning. Enkel langs die herkenning om
kan ware beschaving gebracht worden,
kan ontwikkeling bereikt. Buiten die her¬
kenning ligt enkel vernieling van bescha¬
ving, ondergang en opstand. Boven, to-
renhoog boven aile redenen van staatsge¬
zag en gevestigd heleid, staat dat recht
geschreven in bloedige letters over de we¬
reld. Zoo ooit dan nu moet dat recht
herkend worden als grondslag van bescha-
vingswerk en missiooeering.

E. Boelaert.
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Le Sens des Préfixes Nominaux en Mashi.
(Suite )

VIII. CI (ECI): préf. sing. de la
5me d. nom. Plur. bl. Avec la 2me, c’est
la classe qui contient le plus de mots. .Le
préf. ci présente le sens général de neutre.

1. Il se place devant des concepts
caractérisés par une certaine indétermina¬
tion, la nature exacte de letre n’étant pas
précisée : c'est un être, quelque chose :
cintu chose
cikulo chose, objet
cîrémwa être créé, créature
cinwa parole, ordre
cîriibwa aliment
cirundo tas

2. Ce caractère d’indétermination
le fait placer devant des lieux de passage
ou de réunion :
cibuye, câmbu marché
ciraalo gîte de nuit
cihando logement ( pour voya¬

geurs )
et de même devant des noms d’ustensiles
dont la forme n’est pas bien déterminée,
ustensiles d’occasion souvent:
Ciriiro ce dans quoi l'on mange à l'oc¬

casion, ëcuelle quelconque.
cihyaajiro balai (on se sert de n’importe

' quelle branche, de quelques
herbes, pour balayer)

cirolero miroir. ’

3. L’idée d'indétermination amène
naturellement celle de désordre, de mal, et
c’est un des principaux sens de ci.
a.' désordre pu mal physique:
cirema estropié, boiteux
cimomano avorton

cimasha vache stérile
cihùlu plaie
cibande blessure par coupure
cihoogeero fracas.
b.- difformité, ridicule, mauvaise qualité,
ce qui inspire le mépris:
cîkere crapaud

* cihebe bouc
cibwaana petit chien
cinganyi sot, idiot
cijumbu patate douce ( toujours difforme )
citu nuage ( qui n’a jamais de forme

bien déterminée )
c.- désordre et mal moral:
caaha péché
citumulo crime
cijaaci imprécation
cüru amende réparation du mal
cirheero coup de main (la nuit)
cishambo voleur
d.- mauvais caractère:
caabi mauvaise tête
cirâlâ vagabond incorrigible
côoba lâche
cikwe vieux gorille
cibwa chien méchant
ceenya figure renfrognée.
e.- ce qui inspire du dégoût, de la crainte,
l’horreur :
cibenzi tache de lèpre
ciguzi lieu d’aisance
cihonzi pluie diluvienne
ciraml» fer de lance très large
cikangu reproche d’ingratitude
cikomero ingrédient entrant dans la com¬

position des sortilèges.
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IX. Bï (BBI)î préf. plur. dela5me
cl. nom. Sing. ci.
Pluriel du précédent: bintu, bïremwa, bi-
nwa, byaaha, etc.

Pour ce préfixe, te sens de neutre. est, si possible, encore plus accentué que
pour le singulier ci, en particulier dans
les pronoms bi, byo, etc.

X. I : préf. sing. de la 6me cl. nom.
Plur. ma.
Ce préfixe i est toujours légèrement allongé,
et n’a pas de voyelle-article. A la place
de i, on trouve parfois li (avec l’article:
eri ). Cette classe est peu fournie ( elle ne
doit pas atteindre le chiffre de 200 mots ).
Elle se rapporte:

1. à la dualité:
a.- Le préfixe i désigne un objet apparte¬
nant à un groupe de deux:
ihembe corne
ibeere mamelle
isu œil
idwi genou
liino dent (chacun ayant son corres¬

pondant )
itumu lance.
Ce dernier mot, itumu, apporte une cu¬
rieuse confirmation à la théorie : les Bâshî
allaient toujours à la guerre et à la danse
avec deux lances, ni plus ni moins (ce
qui explique l’expression fréquemment em¬
ployée: âmâtumu gaage gombi, ses deux
lances ; < gombi » est un duel ) : actuellement
encore, le port de la lance étant prohibé,
ils vont à la danse avec deux roseaux.
b.- Un objet présentant deux parties symé¬
triques ; ou simplement plus ou moins sphé-

1 ) De même, l’armement d'un guerrier du Rwa¬
nda ou du Burundi comportait deux lances, pas
plus; mais une seule lance (icumu) lui paraissait
insuffisant.

riques :
igonyero angle
ikombe tréfilière indigène qui a 2 pointes.
ikondo pieu en forme de fourche
îhiri crabe
irhwe tête
ishondo grelot (rond)

2. à une certaine multiplicité, mais
sans viser l’unité, à la différence du préf.
lu (VI, I):
a.- ce qui se trouve en grand nombre, u n
objet parmi d’autres de même nature :
ibuye une pierre ishami une branche
ikala un charbon ihano un conseil
ishwa un champ ihwe • un secret.
A ce sens se rattachent quelques noms de
lieux :
ituliro forge
b.- le grand nombre lui-même, la quantité :
ikumt dizaine (dix)
igana centaine (cent)
ironge forêt de bambous
ifaano parenté
ishanja clan
ihanga peuple, tribu.
Dans ce sens i est donc un collectif; c’est
pourquoi on le place devant des mots
comme:
ibumba argile
igunjo sérum du lait
ibinda soupe chaude
ishéba eau bouillante pour ordalie.
c.- dans l'un ou l’autre de ces deux sens
(« un parmi d’autres'» ou bien collectif, ) ce
préfixe s’emploie devant des phénomènes
physiologiques, comme:
iro sommeil
ishàli faim
ishuushira fièvre
iduurhu chaleur
îziimi grossesse



ifùnze grossesse extra-matrimoniale
ou des phénomènes psychologiques :
isiina dédain
ihuga nostalgie
igwaarhiro raison d’agir
iragi bonheur
irenge gloire
ibala malheur
ou des désignations de temps:
injo hier
irhondo demain
irhundu un clin d'œil
ilaaliro veille

XI. KU (OKU); préf. sing. de la
7me cl. nom. Plut. ma.

Cette classe ne contient que sept
mots, dont quatre désignent des membres
doubles du corps :
kùboko bras
kugulu pied
kwaasha aisselle
kurhwi oreille (on dit aussi: kùrhwiiri)
Les trois autres mots désignent les deux
côtés du corps:
kùlyo côté droit,
kùmôshô ou bien kùlembe côté gauche.
Le mot k ù z i m u = intérieur de la terre ( sé¬
jour des mânes ). semble devoir se rappor¬
ter au locatif (préf. ku), de la même fa¬
çon que ha n t u = lieu ( préf. locatif ha ). On
pourrait se demander si kùlyo, kùmôshô
et kùlembe, eux aussi, n'appartiennent
pas au locatif. Mais le locatif ne peut avoir
de pluriel: or kùlyo est usité au pluriel:
mâlyo, qui indique les tours à droite dans
la fabrication de ficelle.

XII. BU (OBU): préf. sing. delà
8me cl. nom. Plur. ma ou absent.

Classe relativement nombreuse. Le

préfixe bu est celui, non seulement de Tu-
nité, mais de l’indivision.

1. Il désigne la masse consistante,
le conglomérat, un ensemble dont les par¬
ties sont indistinctes:
buuci miel
buntu pâte de manioc
bùdiku foie
bushunju touffe de cheveux
bùgùkuula restants d’une provision
bùfumu remède ( c’est le plus souvent un

composé d’herbes)
2. Un ensemble étendu :

bwaami l’ensemble, des constructions de
la résidence royale

bulambo les pâturages
bùhinge la terre cultivée non ensemencée
bùrheme . champ de sorgho moissonné
Les noms de pays se rangent dans cette
catégorie: Bùshi, Buhunde, Bùfùliiru, Bù-
bembe, Bùrhinyi, etc.

3. Une troupe, une bande:
bùso troupeau, meute
bwaana bande d’enfants (de:mwaana)
bùnyéré bande de fillettes ( de : mùnyéré )
bùrhabana bande de garçons ( de: mùrhaba-

na)
Dans ce sens, le mot prend souvent une
nuance de mépris ou de moquerie.

4. Tout ce qui présente particuliè¬
rement un caractère d’indivisibilité :
bûshângiire association
bùgo secret entre 2 personnes
bùhya mariage
bùdufu la nuit
bwéehe odeur d’animaux
bùshâ chose vaine, inutile.

5. Cette dernière série de mots amè¬
ne tout naturellement à la conception ab¬
straite ; ce sens peut être donné par le pré¬
fixe bû à toutes sortes de mots :



burhe tristesse
bwinja bonté
bùlénga art
bùkulu grandeur (kùkula, grandir)
bwiibone orgueil (kuciibona, être orgueil¬

leux)
bûzima manque de bois de chauffage
Les mots signalés sous 3 peuvent aussi si¬
gnifier l'abstrait: bwaana, enfance, etc.

XIII. MA (AMA): préf. plur. de
la 6me, 7me, et 8me cl. nom. Sing ; i, ku, bu.

1. D’apres les bantouistes, le pré¬
fixe ma avait primitivement le sens d’un
duel. En mahsi il l’a gardé dans bien des
cas, soit comme pluriel des préfixes i et ku :
mârhama les (deux) joues (sing. irhama)
magulu des (deux) pieds (sing. kugulu)
soit indépendamment de tout préfixe singu¬
lier:
mâhasha jumeaux
mashangaanyizo croisée de chemins.

2. Comme pluriel des préfixes i et
bu, ou en relation avec leur sens, ma dési¬
gne souvent un ensemble de faits, d’actes,
de choses, que leur nature fait réunir sous
une seule dénomination; ces mots sont des
collectifs :
màkala du charbon de bois
minja des bienfaits
Plusieurs de ces mots n’ont pas de singulier :
mango le temps
nas; amo la danse
nâlv ma souffrances
nalibuko maux, angoisses
nàlunga les cimes, le haut pays
mâsigala les restes de repas.

3. Alors que bu indique le pays, ma
est le préfixe qui signifie la langue qu'on
y parle ; c’est encore un collectif :
màshi langue des Bâshï

mâfùliiru langue des Bafuliiru
mahunde langue des Bahunde

4. En général, les mots qui dési¬
gnent des matières plus ou moins liquides
prennent ce préf. ma et n’ont pas de singu¬
lier ; il faut les considérer comme des col¬
lectifs :
miishi eau
màrha lait
maavu bière de bananes
mâvurha huile, graisse
mâkaave beurre
mazi excréments

5. Quelques rares substantifs avec
préf. sing. lu, font le pluriel en ma:
lùhâha poumon ; mâhàha
lùkùba calamité ; màkùba
lùhazi coq ; mâhazi

(ou; mpazi, avec m
v haut)

XIV. KA (AKA): préf. sing. de
la 9me cl. nom. Plür. rhu.

Cette classe compte relativement peu
de mots. Quoi qu'il en soit du sens de ka
en d’autres langues, en màshi ce préfixe
n’a aucunement le sens d’un diminutif. Tou¬
tes les fois qu'à l’exemple d’autres langues,
on veut utiliser ka comme diminutif, les
Bàshi protestent; d’ailleurs les mots des
autres classes ne prennent pas le préfixe
ka, les substantifs de cette classe sont ori¬
ginaux. En màshi, ce préf. ka présente une
an< logie frappante avec la classe n, et mê¬
me avec lu dans son deuxième sens ( VI, 2 ).
Ainsi on y trouve:

1. un assez grand nombre de noms
d’animaux :
kabwa chien
kaduurha épervier
kafunya tortue



kanyunyi oiseau
kâsa antilope
kânina veau. .

2. des ' êtres particulièrement agis¬
sants, ou doués d’une activité spéciale:
Kâbumba le Créateur
Kalanga le Conservateur, Dieu
kaabi poison d'épreuve
kàbabo dard d'abeille
kàfundalume nœud solide (litt. nœud viril)
ou des êtres possédant une situation ou
un rôle spécial dans la société ou la famille:
kâbonjo nouveau-né
kasigwa garçon orphelin
kâshambala bracelet porté comme signe

de l’héritage paternel
kànshôshôia petit enfant qui joue un rôle^

dans les rites du mariage.
3. plusieurs noms de, maladies:

kâfinjo ulcère phagédénique
kasu maladie de l’œil
kâbera-mùlundi maladie de la jambe
kâfùufùze douleurs dans les seins.

4. des instruments, outils, ce qui sert
à faire quelque chose :
kéere couteau
kéeshe filet ( de pêche p. ex. )
kâbéhe petit pot en bois ,
kâhâmikizo loquet de porte (kùhàmika,

fermer)
kayungulo tamis (kuyungula, tamiser)
kâbônézo trou de guet ( kubona, voir )

5. des actes ou des situations qui
supposent quelque éventualité psychologi¬
que ou sociale:
kaanâfu deuil pour la mort d'un enfant
kâbùuli youyou des femmes
kàdàli dispute

kâhaaye dispute bruyante
kâgasho serment
kâyéeye ou kalengwe disette.

XV. HI (EHI): préf. sing. de la
lOme cl. nom. °. Plur. rhu. •

C’est le préfixe du diminutif, signi¬
fiant ce qui est petit par la taille, la quanti¬
té, l’importance, etc. ; assez souvent s’y a-
joute la nuance d’un dédain moqueur. Cette
classe ne possède aucun substantif qui lui
soit exclusivement propre, mais la plupart
de ceux des autres classes peuvent pren¬
dre hi à l’occasion :
hirume petit homme (mûlume)
hihene chevrettç ( mpene, avec m haut )
hibuye petit caillou (ibuye)
hijumbu petite patate (cijumbu); etc.

XVI.- RHU (ORHU): préf. plur.
de la 9me et lOme cl. nom. Sing. ka, hi.
rhu correspond à tu dans les autres langues
(rh=t ).
Ce préfixe a le même sens que ceux dont
il est le pluriel:
rhubwa chiens; sing. kabwa.
rhubuye petits cailloux ; sing. hibuye. Etc.

Les substantifs qui n’ont que la for¬
me du pluriel dans leur classe, prennent
rhu comme diminutif; ce qui a lieu surtout
pour ceux de la classe ma :
rhwiishi un peu d'eau (miishi)
rhurha un peu de lait (mârha).

R. Cletre, P. B.
Nyakibanda, Rwanda

1) Ce préfixe hi se trouve en kikongo sous la
forme, plus archaïque sans doute, de fi.



La refonte de la famille sur un plan nouveau?

« La refonte de la famille nègre s’a¬
vère nécessaire dans un sens chrétien. M.
le chanoine de Lacger l’a dit à propos
du Ruanda: < On voit qu’ici le travail de
la régénération sociale n’est pas de sim¬
ple replâtrage, mais de complet remanie¬
ment. » n

Nous croyons que le replâtrage
peut consister surtout en deux choses su¬
perficielles. L’une serait un plâtrage simple
et consisterait à superposer au sens païen
des paroles chrétiennes. L’autre serait une
démolition de ce sens païen niais alors
avec un replâtrage des débris par un chris¬
tianisme tout aussi plâtré, superficiel, du
bout des lèvres.

Mais, comprenons*nous bien! La
vie divine agit indépendamment de l’hom¬
me, du moins en ce sens que l’homme
n’agit pas seul ; Dieu agit aussi. C’est ainsi
que même malgré les erreurs des hommes,
l’Eglise est en marche. Mais, a dit Jésus,
lorsque je reviendrai, trouverai-je encore
la roi sur la terre? Notre action, à cha¬
cun de nous, résoud cette question de plus
ou de moins, cette question de maximum
comme disent les mathématiciens. L’appui
du Christ à son Eglise est-il tel que plus ja¬
mais l’un des siens ne sera un type ache¬
vé de pharisien ? Est-il tel que l’on puis¬
se se livrer aveuglément à l’ereur? Sans
charité on ne sera même chrétien que de
nom. En se trompant sur la politique indi¬
gène du mariage on ne civilisera pas. Ni'
plâtrage chrétien ni replâtrage chrétien.

1 ) Grands Lacs. 1 juill. 1939, p. 11$.

après démolition, ne civilisent.
M. de Lacger est un témoin sin¬

gulièrement impartial, averti et éloquent
que l’Eglise du Ruanda a été heureuse
de recevoir dans son sein. Il constate,

comme quiconque, le succès catholique
au Ruanda. Il indique clairement la cause
apostolique profonde de ce succès: « on
développe chez le catéchumène l’esprit de
prosélytisme. . . Cette méthode, renouve¬
lée des premiers temps de l'Eglise, don¬
na les plus heureux résultats. On y pratiqua
certains détails de l’actiàn jociste, ce type
achevé d’action catholique mais on don¬
na prise à « l’administrativite » des temps
modernes en n’admettant «au baptême que
le croyant qui amènerait deux frères au
catéchisme >. x

Le succès, s’il est réel et profond,
ne peut être dû à cette formule passe-par¬
tout, mais à l’application spontanée par
ces âmes nouvelles du prmcpe que nul
n’est chrétien sans être aussi apôtre, prin¬
cipe trop oublié et que Pie XI a remis
en honneur, avec le concours providen¬
tiel du jocisme mondial.

M. le Chanoine Lacger indique
aussi une cause de faux succès : « l’alerte
dans le patriciat, lequel se prononça pour
l’Eglise catholique, phénomène qui fit que
« la plèbe, qui avait déjà pris les devants,
moutonnière par nature, maintint sa direc¬
tion et força le pai ».

Mais à ces causes, l’une de succès
profond, l’autre de superficialité, M. de
Lacger oppose la cause et le fond de
l’in$uçcès relatif rencontré. Il les trouve



dans le système juridique nègre, «usité
pat la société ruandienne pour garantir
l'ordre, la paix, l'unité des foyers, l’élève
des rejetons, . . . celui de la famille patriarca¬
le de rwnviyango, du « seuil > . . ( p. 117)
Disons, quant à nous, qu’on les trouve dans
ce que le missionnaire ou l'Etat civilisateur

. n’ont apporté à ce droit jusqu’ici, en gros,
qu’un replâtrage ou quelque mépris.

En effet, comme le dit l’auteur, «quel¬
le eût été l’efficacité d'une réforme décré¬
tée par quelque ordonnance, si elle n’eût
été préparée par un renversement des pré¬
jugés ancestraux, ni supportée par un re¬
dressement préalable des mœurs? »

L'auteur entend parler de la refon¬
te de la famille et du droit sur un plan
nouveau, le chrétien. « Proscrivant la poly¬
gamie, la réclusion des femmes, la semi-
communauté des épouses dans l’enclos du
kraal, la répudiation, comme aussi bien
l’abandon inconsidéré du domicile conjugal,
l’Eglise fonde l’union des époux sur le con¬
sentement libre et formel des contractants
aux âges fixés par le droit canon, faisant
confiance pour sa solidité 'à la grâce mys¬
tique ».

Une telle confiance ne peut vivre
sans travail personnel. Aide-toi, le Ciel

,'t’aidera 1 C’est pourquoi l’église du Rua-
agit sur le droit païen. C’est pourquoi

l'auteuïxiontinue: « Mais, loin de dédaigner
cette jambe dé force de la dot antique, fût-
elle précaire, Soucieuse plutôt de lui faire
rendre tout son efficace, elle ne se contente
pas d’une promesse de cession, même cor¬
roborée par des arrhes : elle refuse d'en¬
registrer les engagements et de les bénir
tant que le paiement n'a pas été intégra¬
lement effectué. Avant la cérémonie sa¬
cramentelle, les auteurs de la future doi¬
vent devant témoins donner oralement qui¬

tus de la compensation reçue. Et puis on
exige autant que possible que le jeune
ménage fixe sa demeure à bonne distance
du seuil patriarcal, afin que la tçntation
des commerces illicites au sein de la famil¬
le soit écartée. ( 1. c. pp. 1 18— 1 19 )

Hélas! dirons-nous sans déjuger l’au¬
teur, l’entreprise sur le droit antique n’est
qu’un demi-succès. <Les réflexessont païens,
dit-il, chez le plus grand nombre, sur les
questions de justice, de bon usage de la
propriété, de la tempérance et de l'honnê¬
teté des mœurs. Culte des ancêtres et ter¬
reur des revenants, charmes, talismans et
ordalie, bref toute la gamme de la barba¬
rie antique remonterait vite à la surface,
à mesure que le sillage du navire emme¬
nant les occidentaux s’effacerait à l'horizon.
Ainsi est-il advenu à Haïti, au Libéria, ail¬
leurs» (1. c. p. 114).

Ne méconnaissons ni le peuple, ni
ses idées, ni son droit. Ne méprisons point,
mais soyons chrétiens, c’est-à-dire débor¬
dants de charité compréhensive. S’il faut
agir sur le droit antique et ne pas laisser
les principes de charité évangélique isolés
des faits, du milieu, de la vie totale, com¬
ment donc tous ces insuccès, plus juridiques
qu’apostoliques, sont-ils nés?

Le texte ci-dessus cité nous offre
un exemple. Supposons un instant que la
coutume nègre ne soit pas exactement com¬
me ce texte l'implique. Supposons que les
objets remis pour cause de mariage au clan
de l’épouse ne soient pas tous livrés com¬
me les individus ,d’une même classe, mais
que les objets remis jusqu’au mariage soient
des éléments de constitution de celui-ci,
tandis que les objets délivrés dans la suite
aient une autre nature juridique, qu’ils soient
relatifs à certains faits momentanés, par ex.
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des amendes dues pour une faute du mari
ou encore des consolations pour une peine
de la femme ou des siens. Quel résultat
aura atteint le missionnaire qui exige que
la totalité des objets, qui peuvent être li¬
vrés au cours d’une vie conjugale de durée
normale, soit entièrement remise le jour du
mariage? Dansla première hypothèse émise,
il se passera ceci: que toutes les fautes du
mari à commettre pendant le mariage seront
effacées dès le jour des noces par le civilisa¬
teur et que l’opinion publique nègre verra
que le christianisme orthodoxe exige que le
mari ne soit plus inquiété pour ses frasques,
du moins plus puni par une amende à payer
à son beau-père. On ne le prêchera pas; ce¬
la ne sera pas compris dans le par coeur du
catéchisme. Sans paroles, cela sera prouvé
par les actes, comme deux et deux font qua¬
tre, arithmétiquement, par la plus simple o-
pération de la raison et sur les plus graves
des faits pratiques.

Prenons un second exemple par le
même texte qui continue ainsi : « Le chef
chrétien de la colline lui assignera un em¬
placement nouveau. Si des froissements lé¬
gers surgissent dans l’intimité de la vie con¬
jugale, le mukuru de l'inama local les apla¬
nit privément. Les différends plus graves
sont portés devant le conseil hebdomadai¬
re. Enfin, si celui-ci est impuissant à ré¬
tablir l’entente, on recourt à la médiation
du pasteur de la paroisse. Ainsi, par des
actions en conciliation d'autorités sociales
et religieuses, la plupart des querelles de
ménage s’ass* upisseht et le souvenir des
disputes s’effaze sans laisser de rancune et
sans provoquer de ruptures», (o. c. p.119)

Pour celui qui n'aime pas le plâ¬
tras, gardons l’euphémisme. Disons que pa¬
reille action est générale dans les colonies.

Disons qu'elle est le fait, même des auto¬
rités qui ont la force du bras séculier pour
elles et qui peuvent sanctionner les déci¬
sions des juges pour les innombrables cas
non gracieux, de non conciliation. Pour tous
ces cas, le Nègre n'a d’autre recours que
son droit civil coutumier.

Or, supposons que celui-ci connaisse
l’institution que le R. P. Hulstaert décrit 2)

sous le nom de ndonga, qui s’appelle ailleurs
bokolo et que jusqu’au Japon on dénomme
« courtier en mariage », alors on a remplacé
le garant en titre du mariage par un arbitre
amateur, ce qui est proprement du replâ¬
trage. Remplacer un connaisseur par un
ignorant n'est pas encore christianiser et
même si l’ignorant est plus chrétien que le
juriste, le gain pour l’orthodoxie des ou¬
ailles n’est pas assuré.

Supposons que le groupement nègre
oû tout cela a lieu, possède l’organisation
judiciaire décrite par M. le Procureur-Gé¬
néral Sohier 3), alors l’intervention de l’é¬
tranger < social et religieux » apporte le
trouble dans une société bien organisée et
fait un nombre illimité de victimes.

Tenez. Voici un autre exemple pris
dans le texte cité. Selon le coutumier nègre
la femme lésée a le droit de se retirer chez
son père. Certes, elle en abuse, même en
dehors du cas de représailles et elle y of¬
fense le droit naturel. Mais ces chefs d'ac¬
tion catholique, ces mukuru d’inama locaux,
ont-ils bien pour rôle de remplacer les pa¬
rents? Si on fait chrétiens ses frères, ne fait-
on donc pas chrétien son < père juridi¬
que »? Et puis, â quoi aura servi la dé¬
molition ? Si la famille est christianisée, ne
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le sera-telle pas dans la même foi que ce
mukuru ?

Un autre exemple: le culte des an¬
cêtres. Ne disons pas que c’est celui des
morts. Mais reconnaissons que c’est celui
des intermédiaires entre le Père éternel et
le Nègre actuel. Ne commençons pas par
laïciser pour rendre religieux ensuite. 11 faut
craindre que l’homme ne soit trop crédule
à la négation, surtout lorsqu’on apporte le
trouble au Heu de la lumière, de la paix,
de la joie conquérante.

Autre exemple: la dot devient com¬
pensation et quitus. Sans doute est-ce si¬
gne de juiverie et de lucre, mais non de
droit. Et sans doute alors, ne faut- il pas
encourager ce sens peu juridique dç l'insti¬
tution, mais l’autre, qui est celui d’obliga¬
tion bien établie et manifestée.

Autre exemple: toute la gamme de
la barbarie. Jusqu’ici le Nègre l'appelait:
la gamme du droit sacré. On lui dit : Non,
pas. Notre Dieu est venu abolir le droit
naturel. Et le Nègre attend comme sœur
Anne qu'on lui en propose un autre. Crai-

- gnons de pareille méthode qu’elle n’engen¬
dre lanarchie sous un nom catholique et
sous une réalité d’ignares. -

Si l’expérience démontre que le mis-
Siopnaire doit se contenter d’étudier Dieu
et d’ignorer l’homme, pareille expérience
n’impliquerait-elle pas un mépris qui n’est
pas chrétien? Pareille attitude ne fait-elle
pas courir le risque de laïciser le Nègre?
Ne fera-t-elle pas du christianisme une jam¬
be de bois? Supposons qu’un païen dise

demain au représentant du Christ: «Nos
pères ont fauté dans leur droit. » Ne di¬
rons-nous pas alors: « Complétez la mesure
de vos pères. Vénérez vos ancêtres. Re¬
cherchons ensemble à partir de quel point
il nous faut refaire leur édifice social et à
partir de quelle pierre nous pouvons con¬
tinuer à rébâtir sans risque de replâtrer » ?

Tertullien l’Africain, qui connaissait
la Pierre d’angle, ne disait-il pas: omnis a-
nima naturaliter christiana, tout comme Pie
XII? Ce fond presque chrétien ne s? trou¬
ve- t-il nulle part dans leur droit? Un seul
Dieu n’est-il pas garant de tous leurs ma¬
riages? En tous n'agit-il pas pour qu’ils
soient un?

Et lorsque le savant chanoine de
Lacger dénonce le défaut dominant de la
cuirasse ruandienne, ne l’écoutera-t-on pas?
Toute l’œuvre missionnaire d’Afrique, et
d’ailleurs, sera-t-elle plâtrage, faute du bon
vouloir qui aime le Nègre tel qu’il est?
Tant de millions d'âmes seront-elles desti¬
nées à s’allier contre l’éternel ennemi des
pharisiens? Pourquoi ne pas un peu s'abais¬
ser à trouver le sens de leur Droit antique
et le sens profondément humain de leur es¬
prit ? Ah! le défaut dominant! Songeons à
le combattre en nous! Est-ce, en Afrique,
l’européanisme, cet esprit declocher, ou bien
la négrophilie, cette absence d’esprit catho¬
lique, c’est-à-dire de sens classique, culti¬
vé et généralement humain? Ne sont-ce
pas deux formes pharisiennes ? Deux em¬
plâtres sur une jambe de bois?

E. Possoz.
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1S HET «HART» DE ZETEL VAN HET^
GEMOED IN DE TAAL DER NEGERS?

Naar aanleiding van de vraag in Aequa-
toria N" 1, 1941 gesteld door Mr. R. Nonkel A.
T. Likimi, nopens het woord « MOTEMA »

Ik tracht hier te antwoorden voor zoo-
veel het de Soedan-talen aangaat in Ubangi.

1) De negers hebben een onderscheiden

woord om het orgaan « hart » aan te duiden, en
om in figuurlijken zin te spreken over het « hart »

als zetel van het gemoed en de gedachten. Dit
tweede woord nu om het hart aan te geven in
figuurlijke beteekenis, is in menige taal hetzelfde
woord als om lever aan te duiden.

Ngbandi :
Mbanza :
Ngbaka :

Ngbaka- Mabo :
Furu :

Hart ( orgaan )
Gonda.
le be; zu.
'bunguru.
tenze; ngboku.
sagbels.

Hart (figuurlijk) Lever
be. be;
su; t/alambusu. be.
sila. sila.
konde. konde.
tala ngalu. tala ngalu.

Uitdrukkingen waarîn het woord « hart
Ngbandi : be lo de

» in de figuurlijke beteekenis gebruikt wordt, zijn als deze :
= lever ( van ) hem ( is ) koud = hi j is gelukkig.

Mbanza : su ya zJtc = ( boezem ) . .
Ngbaka : sila ge = lever

Ngbaka-Mabo : konde gu =
Furu : tala ngalu kuli ko = . . . .

Ngbandi: be lo so = lever ( van ) hem doet pijn. = hij is bedroefd.
Mbanza : su ya aka t / a ka = boezem . . . s
Ngbaka : sila zere = lever . .

Ngbaka-Mabo : konde mi ye = - . . . - . . .
Furu : tala ngalu ng^ be =

Ngbandi : be mbi da na mo = lever ( van ) mij is met u = ik denk op u.

In geen enkei van dergeiijke uitdrukkin-
gen wordt het woord gonda enz. (hart als or¬
gaan ) gebruikt ; maar wel het woord b a enz. dat
ook lever beduidt. En dit in al de aangehaalde
talen. Een uitzondering maakt hierop het Mba-
nza, welke voor hart in figuurlijken zin een eigen
woord heeft : su, mbusu, t / alambusu. Waarschijn-
lijk wel is dit woord a su », een woord overge-
nomen uit een ander taal, waar het 'dan ook de
beteekenis zooak hierboven heeft.

2) Hieruit echter besluiten, dat de neger

de lever beschouwt als de zetel van het gemoed
en de gedachten, ware bezijden de waarheid.

De negers beschouwen al de organen,
welke in de bovenbuik en ribbekas gelegen zijn:
hart, longen, lever, milt enz..., als één geheel.
Dit geheel dan, en niet enkel één orgaan ervan
hetzij hart of lever, beschouwen ze als de zetel
van het gemoed. Dit beantwoordt ten ander aan
ons nederlandsch woord borst. boezem, hetwelke
(zie Verscheuren) aangeteekend staat als de plaats
waar zich het uitgangspunt van het gemoeds-
leven bevindt.
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Hiertoe besluit ik, uit het feit dat in en-

kele talen de onderscheiden organen een samen-
gestelde naam dragen, waarin eenzelfde woord als
samenstellend deel telkens aanwezig is, en het-
welk dan ook goed kan vertaald worden door
borst of boezem.

In ’t Ngbandi :
ngbina be = onde boezem = lever
fana be = nieuwe boezem = longen
li be = top van boezem = borststreek.

In ’t Mbanza :
be = ( waarschijnlijk over genomen uit het Ngba¬

ndi) = lever.
le be = kern van boezem = hart.
taka kk« be = ....? van boezem = longen,
gboro be = oude boezem = milt.

Het woord be en be zou dus oorspron-
kelijk niet de lever beduid hebben, maar het ge-
heel van al die organen samen, Voor ons nu is
het hart het bijzonderste van die organen. Voor
de neger echter is het de lever. Zij stellen zich
op een ander standpunt dan wij. Wij beschou-
wen het hart als het bijzonderste wegens zijn wer-
king, de neger beschouwt de lever het bijzonder¬
ste wegens zijn omvang.

*
* *

Hier volgt nu als besluit, hetgeen Mgr.
B. Tanghe nopens dit onderwerp schrijft in zijn
boek « De Ngbandi naar het leven geschetst »

bL 192 in voetnota.
«In hun (Ngbandi) taal wordt ailes wat

wij aan het hart toeschrijven. toegekend aan « be ».
Liefde, vergetelheid, vernuft, gramschap enz. ze-
telen daar. Nadenken en overpeinzen gebeuren
in * be » . »

« In de letterlijken zin beteekent be, de
lever. De lever van een mensch, een dier heet be.
Doch dit woord be heeft eeh algemeener betee-
kenis als er spraak is van de zetel der gevoelens.
Be krijgt alsdan de breedere beteekenis van ailes
wat in het middenlijf van den mensch zit, in de
borstkast en daaronder tôt aan de darmen. Daar
verandert de naam, en men zal niet meer van be
spreken maar van ya ( buik ). Dikwijls wordt ya
gebruikt als van zekere gevoelens, zooals het ver-
driet. >

. « Go n da is het woord dat eigenlijk wil
zeggen : het hart. Nooit wordt Gonda als zetel
van de gevoelens gebezigd. Het woord be dient
soms om het hart aan te duiden. Als hun hart
klopt van te loopen bijvoorbeeld, zullen zij zeg¬
gen : be mbi go ( mijn hart klopt ). Zij weten toch
ook wel dat het hun lever niet is die klopt. Wat
er ook van zij, laat ons vaststellen dat zij bewijs
geven van weinig physiologische kennis. De prak-
tische conclusie is deze : Waar zij van be spre¬
ken als zetel van gevoelens, mogen wij gerust
door hart Vertalen. »

Pater Rodolf Mortier O.M.Cap.
Businga.
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Tonetiek van Lomongo en Tshiluba.
* Het tshiluba is de tweede Kongo-

leesche Bantu-taal die aan een grondige
tonologische studie werd onderworpen. Ik
durf niet zeggen : de vierde, omdat de stu¬
die van dit taalkundig element door Rev.
LAMAN in het kikongo en het kiteke niet
verder bevestigd werd en ons te zeer inge-
wikkeld en afwijkend toeschijnt om als de-
finitief aanvaard te worden.

De studie van de tonetiek eener
taal is uiterst belangrijk, niet enkel prak-
tisch voor de juiste kennis der taal, doch
ook theoretisch in de algemeene linguistiek
en bijzonder voor het opstellen van een
wetenschappelijke étymologie van de Ban-
tu-talen. Zonder eene grondige studie van
de tonetiek kan in deze talen niet met éty¬
mologie begonnen worden.

De vergelijking van de tonetiek in
twee Bantu talen welke tôt twee onder-
scheiden groepen behooren lijkt ons voor de
verschillende aangehaalde doeleinden reeds
van uitzonderlijk belang. Ze laat ons toe
enkele gevolgtrekkingen te maken die voor
de vergelijkende étymologie een eerste
basis kunnen vormen.

Deze vergelijking tusschen de to¬
netiek van het bmongo en die van het tshi¬
luba is mogelijk gemaakt door de verschil¬
lende studies die Prof. A. Burssens heeft la-
ten verschijnen in Kongo - Overzee. De
volkdige ui:komst van het onderzoek heb-
ben wij niet kunnen gebruiken, daar het
boek dat eraan is gewijd niet in ons bezit
js gekomen. 1 ’ Het materiaa) verzameld op

phono-platen heeft Prof. Burssens ons wel-
willend laten hooren te Melle : zoodat wij
ons auditu hebben kunnen vergewissen
van de nauwkeurigheid en juistheid van
zijne gegevens. Persoonlijke gesprekken met
een Mongo die in Kasai gedurende jaren
tshiluba heeft geleerd hebben me dat ailes
bevestigd.

De algemeene uitkomst van de ver¬
gelijking tusschen bmongo en tshiluba op
tonetisch gebied is dat de tonen in beide
talen gansch tegenovergesteld zijn aan
elkaar. Met andere woorden: ai wat in
het bmongo hoogtonig is, is in het tshilu¬
ba iaagtonig, en omgekeerd. Een paar zeld-
zame uitzonderingen, waarvan de reden on-
bekend is, worden verder aangeduid.

Hier volgen enkele voorbeelden van
vergelijking. Wij hebben er slechts enkele
uitgepikt uit de groote hoeveelheid tshilu¬
ba-woorden door Prof. Burssens in zijn ar-
tikels aangegeven.

In het bmongo zijn de naamwoor-
delijke prefixen steeds laag, in het tshilu¬
ba zijn ze hoog, zooals blijkt uit de voor-’*
beelden, die volgen.

Het koppelwoord is hoog in het
praesens in tshiluba ( di ) en laag in het b-
mongo ( le ). In de relative vormen behoudt
het tshiluba de hooge toon; in het bm3-
nga blijft het koppelwoord laag, doch er
zijn enkele dialekten die het in deze vor¬
men hoog maken.

Het bezits-partikel a is in het tshi¬
luba laag, doch hoog in het enkelvoud der
klassen mu ba en n-n. Het bmongo heeft
het tegenovergestelde : a is hoog. maar in
het enkelvoud der overeenstemmende klas-



sen bo-ba en de klasse zonder prefixen is
het laag.

Ziehier enkele voorbeelden van sub-
stantieven in beide talen:

bmongo tshiluba Nederlandsch
bàna bânà kinderen
borne (bolôme) mùlumé echtgenoot 2)

jàsa difasâ tweeling
jâ1a (likâla) dikalà houtskool
litâ divîta oorlog
linkondn dikôndé banaan
baîno mênô tanden
bàsi (mài) mâyi water
njala nzâlâ honger
nsé nshi grond,

beneden
thbôlôkô mbuluku kleineantilopp
ngomo ng5mâ tamboer
nkanga ngângâ inlandsche

dokter
nkângâ vànkanga parelhoenen
nsâlâ nsala pluimen
wàto buâtô prauw
nsâse nsasé Vuurgensters

Zoo ook werkwoorden:
samba samba leenen
lé (lyâ) dya eten

kwata houden
mana zien

Telwoordem
inei inâyi vier
jomi (likômi) dikumi tien
nkâmâ nkama honderden

Zooals gezegd bestaan er echter
enkele uitzonderingen, die hier volgen:
- tâno - tânû vijf

2) De tusschen. haakjes geplaatste woorden zijn
dlalektisck

-sâto -satu drie
-fé (fêlé, balé) -bidi twee
ba (b) éle mâvéls melk
bainâ mâfinâ etter
bolembo vudimba vogellijm
futa ( \ ) futa ( '. ) betalen.

Dit laatste voorbeeld is echter geen
eigenlijke uitzondering. Het bmongo heeft
dit woord klaarblijkelijk overgenomen in
het begin der kolonizatie, hoewel het te-
genwoordig gansch is ingeburgerd en vele
inlanders denken dat het oorspronkelijk is.
Getuigenissen van ouden bestrijden echter
deze opvatting. Het is dus niet onmogelijk
dat ook andere uitzonderingen aan een
ontleening te wijten zijn.

De persoonlijke voornaamwoorden
komen gansch overeen in toon met het b-
mongo. Hier hebben we wel degelijk een
echte uitzondering op den algemeenen'regel.

Wat betreft het woord mbwâ : hond,
het wordt hoogtonig opgegeven door Prof.
Burssens ; doch voor het kiluva-dialekt geeft
hij mbwà, welke uitspraak me ook door den
Mongo die tshiluba van Kasai kent als de
juiste weergave wordt bevestigd. Zoodat
ook hier de regel opgaat.

Ailes te zamen genomen, mogen wij
dezen regel aanvaarden als grondslag voor
etymologische vergelijking tusschen bmo-
nga en tshiluba. Waar de woorden pho-
netisch overeenstemmen en den gestelden
tonetiachen regel volgen kunnen de uitsla-
gen ah vaststaand aanvaard worden. In uit-
zonde:ings'gevallen dient men echter voor-
zichtig te zijn en verder te zoeken.

De regelmatigheid van het verschil t ,

in het tonetisch stelsel tusschen bmongo en
tshilul>a is een argument te meer voor de
stand*'astigheid van dit verschijnsel in de
BantU'talen- Zelfs waar de tonetiek veran-

/
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Sert, blijkt dit volgens vaste regels te ge-
schieden. Van den anderen kant komt de
kloof tusschen de Noord West-Bantu-talen
en de talen van het Zuiden der kolonie
nog dieper voor, dan reeds op grond van
andere taal-elementen bekend was. Dit is
des te opvallender, dat het toonstelsel van
bmongn zich ver buiten dit gebied uitstrekt.
Men vindt het terug. niet enkel in de on-
derscheiden mongo-dialekten, doch ook in
de aanverwante idiomen van tusschen Be*
neden-Ubangi en Kongo-stroom, alsook in
het voor de rest zeer sterk afwijkend lingo-
mbe. In de Kameroen-talen treft men het-
zçlfde syteem aan. Wat de overige Noord-
Bantu-talen betreft bezitten wij geen ge-
gevens. De enkele woorden uit het kibtm

die wij in tonetische spelling aantreffen in
artikels van P. Maeyens in Kongo-Over-
zee duiden echter eveneens op overeen-
komst. Die woorden hebben dezelfde to-
naliteit als in het bmongo, behalve kômi-
tien.

Gezien de kloof tusschen Noord-en
ZuidBantu talen in Kongo, zou het zeer
intéressant zijn de grens ervan op grond
van de tonetiek vast te stellen. Het idîqom
der Bakuba, zeer nauw met bmongb ‘ver
want, zal waarschijnlijk ook tonetisch hier-
bij aansluiten. Ook verder langs de Kasâi
en naar het Oosten toe zou het ondèrzoe'k
een belangrijk studie-onderwerp zqn.

G. Hulsxaert, M. S. C.

Résumé
Une étude comparative des lois tonétiques

qui régissent le 1 3 m 3 q g o et le tshiluba
conduit à la constatation d’un fait extrêmement
important et fondamental : que les mots phonéti¬
quement correspondant ont des tons opposés dans
les deux groupes de langues

Ce fait, inconnu jusqu'ici, prouve que la

frontière linguistique est bien plus pror^cée et
qu’elle doit être bien plus facile à retrouver qu’on
ne le supposait jusqu’ici.

Si l’on veut enfin sortir de la confusion
destructrice de toute communauté indigène," cette
démarcation s’impose. - '• .

E B. «
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DOCUMENTA

L'HOMME DE COULEUR.

- Un livre à méditer . . à vérités parfois très
dures, mais écrit avec la meilleure volonté possi¬
ble de sauver de la colonisation tout ce qui peut
en être sauvé devant le tribunal de l'histoire et
de la civilisation. La préface est de Mgr Verdier,
la conclusion de M. le Ch. Leclercq. Les articles
de fond sont occupés par des autorités indigènes
de toutes les grandes colonies du monde.

< La vraie civilisation ne peut se propo¬
ser qu'à deux conditions:

1° il faut que les éléments de la vraie civi¬
lisation qu’on propose soient un bien pour les indi¬
gènes, un bien qu'ils auraient le tort de refuser,
parce que leurs intérêts, ceux de leurs enfants, de
leurs compatriotes, et même de l’humanité Je de¬
mandent légitimement.

Et de ce chef quel examen de conscience
pour les colonisateurs. ’

2° il faut ensuite que les propagateurs de
la civilisation se considèrent à l'égard des indi¬
gènes, comme les parents à l'égard des enfants
mineurs, les gérants momentanés de leurs droits:
ce qui implique le devoir d'assurer à ces peuples
l'ascension morale et sociale qui leur permettra un
jour de gérer eux-mêmes leurs propres intérêts. »

(Mgr Verdier).— « Mais partout et toujours c’est de la
bêtise du nègre que l’on parle. Quant à sa propre

^Hagomprehension, comment le Blanc en aurait-il
^■^S^dence'?-Et je ne veux point faire le Noir plus

intelligent qu’il n'est; mais sa bêtise, quand elle
serait, ne saurait être que naturelle. Celle du
Blanc à son égard, et plus il lui est supérieur, a
quelque chose de monstrueux. "— Et sur le problème noir en Amérique:
« Pour notre part, nous nous refusons de faire l’in¬
jure à la femme américaine d’admettre qu’il faille
à la sauvegarde de sa vertu, la contrainte légale
et les fureurs du lynchage. Contre un être aussi
Abominable dans l’ordre biologique et moral que
le nègre, une répulsion toute naturelle devrait suf¬
fire à brandir devant les paradis interdits le glai¬
ve flamboyant de la pudeur raciale caucasique.

Et l'Américain n'étant pas, que je sache,
d’une autre espèce zoologique que sa femme, par¬
tage si bien cette insurmontable répugnance que
la population de couleur des Etats-Unis ne com¬
prend qu’à peine quatre vingts pour cent de métis.
Ce qui constitue un scandale dont je suis sincère¬
ment navré. Mais l'existence même de ces mil¬
lions de métis prouve suffisamment qu’il n’a jamais
été question d'une éventuelle « protection de la
femme noire», et un nègre, s’étant avisé, avec une
candeur assez compréhensible chez cet obscur pri¬
mate, de défendre sa femme contre les entrepri¬
ses de plusieurs Blancs pris de boisson, fut pro¬
prement lynché. >

DE LA COMMUNAUTÉ POPULAIRE.
Jacques Leclercq, 1938.

Avant la guerre cette brochure eut un
grand retentissement, surtout en pays flamand,
parce qu’elle tenta de rallier l’opinion belge à la
thèse des parlementaires flamands sur la primau¬
té de la nation sur l’état. C’est en somme une
thèse Wilsonienne, la première base de la paix
indiquée par le Souverain Pontife : « d’assurer le
droit la vie et â l’indépendance de toutes les
nation-,, grandes et petites comme « le postulat
fondamental pour une paix juste et honorable».
(C. d’Wr. 11-1-40).

« Il serait excessif, dit l’auteur, de dire
que la communauté populaire est une conception
chrétienne; on peut la concevoir en dehors du
christianisme et la présenter à des non-chrétiens
comme la réalisation de l'idéal social d'égalité et
de collaboration sociale. Mais c'est une concep¬
tion qui s'accorde particulièrement avec le chris¬
tianisme. »

« Cette conception de la communauté po¬
pulaire s’oppose à l’identification, essentiellement
française et propagée par la Révolution française,
de l’état et de la nation. » Dans la notion de
communauté populaire, la patrie, c’est la commu¬
nauté populaire; l'Etat n'est plus qu'une institu-
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bon juridique... Il devient une institution utile
qui ne vaut que par les services qu’il rend, com¬
me une compagnie de tramways ou un métro...
Cette distinction est difficile à saisir pour la plu¬
part des Français . . . Dans d'autres pays, elle pa-
raît très naturelle.

« Cette conception remet l’Etat à la place
qui lui revient... Elle permet une stabilité poli¬
tique plus grande, du fait qu’elle n’oblige pas à
bouleverser l’Etat chaque fois que la conscience
de former une communauté se développe dans
certaines régions.

A ce titre elle appelle évidemment un
Etat décentralisé . . .

L’étatisme constitue le danger de notre
temps pour tout le développement humain. De
nos jours, toute l'évolution sociale, semble pous¬
ser à l’étatisme; les forces de résistance parais¬
sent minimes; la communauté populaire peut en
être une, si elle parvient à mûrir. »

Ce que l’auteur entend donc par commu¬
nauté populaire c’est bien l'ethnos des ethnolo¬
gues et de tous ceux qui ont réclamé ou qui ré¬
clament une autonomie communautaire : « un grou¬
pe de populations parlant la même langue, se re¬
connaissant une commune origine, possédant un
même complexe de coutumes et de système so¬
cial, sciemment et traditionnellement maintenu et
différent de celui des autres groupes ».

Mais cette thèse, si importante comme
base de paix pour l'Europe, est générale; Elle
vaut aussi bien pour les colonies et les peuples
sous mandat. Plus les populations sont « primiti¬
ves », plus elles ont gardé cette unité de sang et
de langue. Créer des empires, comme on l'a fait
un peu partout, à grands coups de crayon et en
respectant uniquement les pétroles et le cuivre,
n’est que semer des révoltes, qui peuvent être mil¬
lénaires. mais qui ne cesseront que par l’extinc¬
tion des colonisés ou la défaite des colonisateurs.
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Over Inlandsçhe Taal in het Onderwijs

Onder bovenstaanden titel gaf E. P.
Rodolf MORTIER, o.m.c. (Businga) in
Aequatoria III, 40, op biz 112 en 113 een
reeks termen voor het onderwijs in de
Ngbandi spraakleer. Ingaande op zijn uit-
noodiging om dergelijke termen in andere
inlandsçhe talen hier te laten verschijnen,
geven wij hier een korte uiteenzetting van
benamingen welke dienen voor het onder¬
wijs in het Lonkundo-LomSngo in het Vi-
kariaat van Coquilhatville, en die op het
Klein-Seminarie te Bokuma ook dagelijks
gebruikt worden voor het aanleeren van het
Fransch en het Latijn.

, Wij durven verhopen dat missiona-
rissen uit andere tqalgebieden eenig nut
zullen hebben aan deze gegevens om ge-
schikte termen te vinden voor het onder¬
wijs van taal en spraakleer in hunne scho-
ien. Om die reden zijn meerdere vormin-

in bijzonderheden uitgelegd.
Tôt grooter gemak zouden wij de

stof in drie deeltjes wilien splitsen. In het
eersté geven wij buiten enkele algemeenhe-
den de benamingen der letters en leestee-
kens, plus die van al de rededeelen behal-
ve het werkwoord. In het tweede deeltje
zullen we de benamingen van het werkwood
geven, in het derde, die der ontledingen. 1 5

1 ) Het grootste gedeelte der hier te behandelen
termen werd reeds gepubliceerd door E. P.
Hulstaert in zijn Praktische Grammatica.

RICHTL1JNEN BU DE KEUZE.

De gedachte die voorgezeten heeft
bij het zoeken en kiezen van deze termen
is: £ooveel mogelijk, bestaande inlandsçhe
woofden nemen. Indien er keuze is, ver-
kiest men kortere woorden boven langere,
enkelvoudige boven samengestelde.

Indien een woord tôt grammatische
term wordt gekozen, zai het soms ^ange-
wend worden in een meer uitgebreide of
meer ingekrompen beteekenis, dan deze
welke de spreektaal bezigt, soms ook wel
is het de figuurlijke beteekenis die geno-
men wordt. Het is de taak van den leeraar
de beteekenis dier termen dan uit te leggen,
vooral bij meer gevorderde leerlingen, om
ze den grond der keuze beter te doen be-
grijpen.

Enkel waar men staat voor een to¬
tale afwezigheid van benaming zal men zijn
toevlucht nemen tôt euphonische aanpas-
sing van europeesche benamingen. Men
moet daarbij nog immer bedenken of de
term werkelijk noodig is.

Niet zelden wordt de baan tôt ge-*

lukkige keuze geopend door het nagaan der
grond-etymologie van Europeesche bena¬
mingen. Bv. onze uitdrukking: « trappën
van vergelijking » is slechts een figuurlijke
toepassing van het gewoon woordje: trap
(trede). Zoo hebben we in het lonkundô
eve:ieens: bieké byà bisonganyelo, lett. de



trappen van vergelljking, want: eeké, œv.
bieké, is ten slotte niets anders dan een trap
of trede, bv. in een jachtput, aan een huis,
enz.

Men dient echter omzichtig te werk
te gaan in het aanwenden van deze vor-
mingswijze, omdat Europeesche gramma-
tische benamingen in hunne étymologie vaak
niet overeenstemmen met het begrip dat
men wil vertolken. Daarom is het in veel
gevallen geraden hçt begrip van het gram-
matisch element eerst goed te omschrijven
en daarop dan een benaming -e zoeken die
dat begrip zoo juist en duid :lijk mogelijk
uitdrukt, zonder zich te laten leiden door de
étymologie der Europeesche benamingen.

BENAMINGEN VAN LETTEkS EN LEESTEEKENS

Van huis uit hebben de Nkundô-
Mingo geen idee van letters oPschrift.
Voor het werkwoord : schrijven, gebruikt
men een woord dat net zoo goed de hef-
tige bijlshgen van den boomkapper beduidt,
als de min of meer sierlijke handbewegin-
gen van den leerling, namelijk-kota Af-
gekid van dezen stam, heeft men de be-
nairingen: bkotsî, = geschrift, en: ek^teb-
het schrijven, de schrijfwijze.

Het woord « létele » = letter, is niets
anders dan de euphonische aanpassing van
ons Nedetlands::h. De eerste lees-en schrijf-
m* tiode dcor E.P. Hulstaert voor onze
: -,j< re scho’en uitgegeven 2> gaf aan den

î :n kaut de « létele yà basini »=Iett, letters

l ) Aldus geven wij den stam der werkwoorden
aan, met een eind-a voor de gemakkelijkheid van
de uitspraak. De onbetoonde lettergrepen in lo-
nkundô-woorden zijn laag uit te spreken.
2 ) Bûku éâ njékôlâ eandelo la skoteh I & II, Coq'
33. Het eerste deeltje is uitgeput.

van het machien, of: drukletters, en aan
den anderen kant de « létele yà ekoteb * of
schrijfletters. ’

De hoofdlettet heet » létele éâ mpa-
ka » of met weglating van het bezitswoord-
je: létele mpaka, omdat mpaka de naam
is van een oudere, terwijl de kleine letter
raaar : létele éâ bànàju, of létele éâ bntei
is, twee benamingen voor den jongere.

Medeklinker - letter noemt men : lé¬
tele nyangô ( letterl. letter - moeder, moe*
derletter ) ; klinkerletter heet : létele b5na
( letterl. letter - kind, kindletter). Zoo zeg-
gen we ook, voor medeklinker : bbsd
nyangô ( bfoso = geluid ) en voor klinker :
bbso bina. Deze benamingen steunen op
de polare uitdrukking ; nyangô la bàna=
môeder en kind, een figuur voor twee
zaken die in intiçm, causaal of begeleidend
verband met elkaar stian ; in ons geval :
het uitspreken van een medeklinker roept
in lonkundo natuurlijk een Winker te voor-
schijn.

Een stemhebbeide klank noemt
men best : bbso jwà bonkôma ( « met
klank ) : een stemlooze daarentegen : bfoso
jwà lokisi ( stom geluid ) . De neusmede-
klinkers ( nasalen ) heeten : bomeko, mv.
bemeka (eigenlijk: zucht, kerm) (m=ba
meka wà banéne=groote zucht, n^bomeko
wà isisi-kleine zucht).

Verdubbelde klinkers of medeklin-
kers heeten leukweg : létele baâsa lett.
t veelingsletters. De uitdrukking : losiké jwà
bkotsi ( teeken va i geschrift ) is zeker even
çoed als ons: leesteeken. Men kan het
in verscheidene groepen onderverdeelen.
De rustteekens heeten nsiké yà njôôma =
teekens van rusten. Voor punt, heeft men
een heel pittoresk woord aangenomen,
namelyk . litangâ=druppel, van den stam
-cànga; druppelen, afgeleid. Dit is zuiver



inlandsch, terwijl men voor : komma, niets
beters vond dan de overschrijving van ons
nederlandsch door : kôma. ° Wat wij ver-
der punt - komma of komma - punt noemen,
zal hier ook niets anders zijn dan de ver-
binding der twee voorgaande benamingen :
litangâ là kôma (litang’â kôma) of kôma
la litangâ. Persoonlijk verkies ik de eerste
wending omdat de hooge toon van kôma
la litangâ moeilijker is om uit te spreken
dan de. gewone lage toon van litang’â kô¬
ma. Om van regel te veranderen heeft
men natuurlijk de kiankrijke aanduiding :
alinea die men zonder meer kan overzet-
-ten,, ofschoon ik geen moeite zie in de
aanduiding : bobngâ, bàmà, of bobngô b6-
nkinâ, namen die dan zeker zoo duidelijk
zijn : andere streep, of andere lijn.

De naam voor uitlegteekens is :
nsiké yà ntsikôlâ = teekens van uitleggen
(cfr. ww. -tsikola of -tsingola = uitleggen).
Het dubbe'l punt is: batangâfé = lett. punten
twee. Liefst schrijve men de benaming aan-
een ofschoon het duidelijk is dat ze niets
anders is dan batangâ bâfé. 21 De haakjes
van ons «t’usschen haakjes* heeten: bako-
fo. mv. van likoB-haak. In een diktaat
zou men goed kunnen aangeven : bkofyâ
bakoB, voor: opent, of, sluit de haakjes.
Dit is immers niets anders de gebiedende

^Wijze, meervoud, van den causatieven vorm
7Vite den stam -kofa-haken, dus: doen ha-
ken. De aanhalingsteekens zijn : takakafa -

haakjes volgen de gewone vorming der
verkleinwoorden 3>, terwijl aanhalings-
streepjes: tabngô = streepjes, heeten. Om

1 ) Volgens de regels der schrijfwijze van het Lo-
nkundfcLamânga fn Aequatoria I, N* 1 uiteen-
gezét, maar met één M geschreven.
2 ) Cfr. P. G. Hulstaert. Praktische grammatica
van het Lonkundo, blz. 7, N” 8
3 ) Cfr. ibidem, blz. 34, N° 5.

een verduidelijking van den tekst aan den
voet eener bladzijde aan te geven kan men
het woord : « nota * misschien invoeren, of¬
schoon « ifambala » = verduidelijking ( ww.
-fambala) allicht de bovenhand zal halen in
het gebruik.

Verder blijven dan nog: het uitroe-
pingsteeken: losiké jwà nsimbî (nsiœbi is
het echt inlandsch woord voor: een uit-
roep):—het vraagteeken: losiké jwà njüôlâ
(ww. -ûola = vragen); - het gelijkheidstee-
ken: losiké jwà njelâmâ (ww. -elama =
gelijk zijn); — het verbindingsstreepje op
het einde van den regel : ibngô yà mbamâ-
nyâ (lett. streepje van vereenigen. ww.
bamanya ); -de gedachtenpuntjes : totangâ
tswà nkanyi (lett. druppeltjes van ge-
dachten = nkanyî, enkv. lokanyi); en ten
slotte: het afkappingsteeken : kôma éâ nté-
nôlâ=lett. koma om af te snijden (-ténola).

BENAMING
VAN DE VERSCHILLENDE REDEDEELEN.

Om de rededeelen zelf met een
algemeen woord aan te duiden, heeft men
tôt hiertoe nog geen ander woord dan:
baôi,enkv. joi- zaak, ding, woord. Dat
zegt natuurlijk iets, maar is toch veel te
algemeen. Want niet enkel de spraakleer=
etsifyelâkâ (gevormd uit -tsîfya = aandach-
tig beschouwen en lolâkâ = taal) kent:
baôi, maar verschillende andere bitsifyâ
hebben hunne: baôi, zaken, stof. 4>

4 ) Het gebruik van - tsîfya heeft hier veel gelijke-
nis met de toepassing van het Latijnsche studere —
zich toeleggen op iets, waarvandaan : studie en
studeeren. Zoo vormden we : etsïfyâ voor : we-
tenschap. Dit lonkundô-woord is ongetwijfeld veel
juister gekozen dan onze woorden : scientia, sci¬
ence, wetenschap. enz. De onderscheiden weten-



-64-

Het naamwoord heet in het Lonku-
ndô-Lomûngo: lina, mv. baina. 1’ In dit groot
taalblok is lîna wel het bijna overal ge-
bruikte woord om naam te beduiden. Deze
term is in de spraakleer echter niet vol-
maakt, daar de Zwarten ook gemakkelijk
de werkwoorden baina noemen ; het zijn
immers ook namen van werkingen. Let wel
dat men in de eerste proeve van Lonku-
ndô- spraakleer den term: joi jà lîna, ge-
bruikte ; letterlijk beteekent dit : woord van
den naam (naamwoord). Dit bleek echter
te lang en ook te ingewikkeld, zoodat men
van lieverlede kwam tôt lina, kortweg.

En eigennaam is dan: lina jà bo-
môngô. Bomôngô (stam : m6ngô=eigen,
zeif ) is een echt veelgebruikt inlandsch
woord, dat beteekent: eigenaar, of: hij
zelf. Zoodat lina jà bomôngô=zijn eigen
naam. Een gemeen- of soortnaam is: lina
jà bosâlo, of lîna jà botsîndo. Bosâlo zoo-
wel als botsîndo duiden : soort aan. De
verzamelnaam is: lîna jà esangânyi, lett.
naam van verzameling, terwijl het samen-
gesteld naamwoord is : lîna jà eambé.
Eàmbé of ebambé (cfr. ww.-bàmbabij
elkaar staan ) is de benaming van twee
aan elkaar gegroeide vruchten, bv. bana-
nen. In zijn uitgebreide beteekenis kaa dit
wpord dgs best gebruikt worden voor
samenstellingen als: etsîfyelâkâ, etsïfyokili,
aardrijkskunde, ibûneséndû=naam eener rups

schappen noemt men dan : etsifyokili (aardrijkskun-
de ). etsifyemsjwâ ( plantenkunde ), enz, waarbij
men dan niet het substantiel etsïfyâ neemt. doch
teruggaat tôt het werkwoord tsifya.

dîe zich met kleine stokjes (beséndû)
otngeeft. en dergelijke meer.

Voor het abstrakte naamwoord heb-
ben wij : wîroôjwâ. mv byimôjwâ. 1’ De
stam van dit woord is:-ïmoîa = afnemen,
aftrekken (denk aan het latijnsche « abstra-
here » ). Wimôjwâ corréspondeert dus aan
onze benaming van abstrakte of afgetrok'
ken naamwoorden : ze zijn immers ook niets
anders dan d,e uitdrukking van afgetrokken
begflppen of eigenschappen die wij in de
wezens waarnemen.

Aansluitend bij de naamwoorden ko-
roen de twee namen : verkleinwoord en
vergrootwoord, Het eerste heèt: esâtsâ,
van den stam -sâtsa = klein doen worden:
het tweede : enônvâ, van den stam -nô-
nya=groot, struisch doen worden.

Voor het getal van de woorden
hebben wij het inlandsche woord : boanji
met zijn eigen beteekenis. Enkelvoud wordt
weergegeven door: bokaika. Eigenlijk be¬
teekent dit woord een palmboom die gansch
alleen staat, zonder andere palmboomen in
de buurt ( bokaîk’à 1ivâ ) : in overdrachte-
lijke beteekenis komt het ook voor om ie-
mand die geen verwanten meer heeft aan
te duiden, iemand die « alleen » op de we-
reld is. Het is dan ook in deze beteekenis
dat hèt genomen wordt om ons « enkel¬
voud» weer te geven. 3> In de gewone
spreektaal is iets wat meer-of veelvoudig
aanwezig is: boftila, van den stam-fula =
veelvuldig zijn. Dit bofula was dan het aan-
gewezen woord voor het grammatische
meervoud.

2 ) Vergelijk den uitleg van het woord in het
tweede leerboekje van Etsîfyelâkâ, uitgegeven
door de M.S.C. Coq, '37.
3 ) In sommige dialekten is ka>ka hetzelfde als
kîka = slechts, eenig, enkel.



De meeste naamwoorden in het Lo-
nkundô-Lomângo bestaan uit een stam voor-
zien van de noodige affixen. De stam is het
voornaamste en blijft onveranderd. de rest
zijn bijkomstigheden die vaak veranderen.
Het iplandsch woord : bonkéké, wat geko-
Zen werd om ons « stam » aan te duiden,
geeft niets anders dan den stam van een
boom te kennen, of nog: de romp van een
lichaam van mensch of dier.

Het achtervoegsel, zoo in naam¬
woorden a!s in andere rededeelen heet :
nsûko, van het ww. süka of-sûkela=eindi-
gen, beëindigen : tn de gewone taal der in-
landers is nsûko : einde. uiteinde.

Het yoorvoegsel van zijn kant is:
boangyâ, van den stam - bangya-causatief
van - banga : beginnen. Boangyâ is dus zoo-
veel als: wat iets begint (in transitieve be-
teekenis genomen). In gewone spreektaal
beteekent het: een voorschot, een inzet,

iets bijkomstigs waarop de hoofdzaak moet
volgen.

Zooals bekend, worden de naam-
woordcn volgen^ hun voorvoegsels in klas-
sen (^beloi, enkv. boloi=groep) ingedeeld.
Voor de meeste klassen moet men toch
nog onderscheid maken tusschen de voor¬
voegsels van stammen die met een mede-

^dinker beginnen, en die welke met een klin-
kfer aanvangen. De eerste reeks voorvoeg¬
sels wordt om verschillende redenen aïs de
voornaamste aanzien : daarom heeten ze :
beangyâ byà ntsîna, lett. de voorvoegsels
van basis : terwijl de andere, om reden der
euphonîsche veranderingen die ze onder-
gaan, beangyâ byà nkalimwâ heeten, lett.
voorvoegsels van veranderd zijn, van het
ww. -kalimwa, veranderd zijn.

In het LomSngo hebben de woor-
den geen grammatisch geslacht. Voor het

Latijn, het Fransch, enz. is de benaming
onontbeerlijk. Geslacht, in het algemeen,
heet men; eléngé. Dit verklaart echter niets
meer dan: manier, wijze. Voor: vrouwe-
lijk hebben wij een echt inlandsch woord ;
j(w)6moto. In de spreektaal wordt hier-
mede aangeduid : de vrouwelijke familietak,
de afstamming langs vrouwelijke lijn. Dit
gaat dus heel goed voor: vrouwelijk. Het
woord voor : mannelijk werd gevormd met
het dialektische woord ; mpâmé 1 1 met voor-
voegsel : lo, duidend op : gelijkenis met,
wijze van. Lompâmé is dus zooveel als:
op de wijze van den man, zoodat het ook
goed het begrip van het grammatische ge¬
slacht weergeeft. Deze termen zijn dus lét-
terlijke vertalingen van de Europeesche
benamingen.

Het Lonkundô-Lomôngo kent, even-
als andere Bantoetalen, het bezitspartiekel.
Dat heeten wij : yoyoi yà eâtelo, lett. :
woordje van bezittelijkheid. Yoyoi is het
verkleinwoôrd van: j-ôi=woord (cfr. hier-
boven); eâtelo is afgeleid van den stam
-bâta:1 hebben, bezitten.2>

Het voornaamwoord*. heet : linki-
tsâ’na. Dit beteekent letterlijk: wat in de
plaats staat van naamwoorden. Linkitsâ :

beteekent in de spreektaal : wat in de plaats
staat van een ander. Het werkwoord nki-
tânâ, waarmede dit woord verband houdt,
wil ook zeggen: in de plaats staan van
iemand. Als men daarbij nu het woord:
lina voegt heeft men volledig wat wij een

1 ) Over het woordje: mpâmé, zie : Aequatoria



voornaatnwoord heeten. Indien ik het wel
voorheb stond in de eerste proeve van
spraakleer, waarover ik hooger gewaagde,
zelfs : linkitsâlîna, maar die 1 hebben de
inlanders er al heel gauw van zelf uitge-
stooten, om te kômen tôt de huidige be¬
naming.

Met linkitsâina kan men dan de ver¬
schillende soorten betitelen : linkitsâina ià
bokeli: lett. voornw. van den dader =
persoonlijk vnw. ; linkitsâina jà botumo:
lett.: voornw. van aanwijzing (=botûmo,
van den stam : -tüma, aanwijzen, aandui-
den); Linkitsâina jà eâtelo-voornw. van
bezit (cfr. hierboven voor: eâtelo); linki¬
tsâina jà nkôloswélé=voornw. van onbe-
paaldheid. Bepaaldheid is in de gewone
spreektaal=loswé!é, maar iedere Nkundô
zet er het partiekel nkô=zonder, vôôr, als
het er op aan komt iets onbepaalds aan
te geven : bonto nkô loswélé=een onbe-
paald iemand. Als wij nkôlôswélé aan één
schrijven is het ook maar in de richting
van de taalontwikkeling dat wij voortschrij-
den. Linkitsâina jà boamano, ten slotte is :
betrekkelijk voornaamwoord, want boama¬
no is de term die wij gekozen hebben om
de betrekkelijke vorm van het werkwoord
aan te geven. Feitelijk beteekent het woord
ook niets anders dan : vereeniging. 1 *

Een dergelijke benaming zouden wij
willen voorstellen voor het lidwoord van
Suropeesche talen, namelijk : yôyoi yà lina.
De benaming « article » of < lidwoord »

woordeiijk vertalen heeft zeker geen zin.
Het Lomôngo kent geen bijvoegelij-

ke woorden die een hoedanigheid aange-

ven. Het kent enkel die welke een nadere
bepaling der naamwoorden beduiden. Men
heet ze : bekôbyâ. enkv. : bokôbyâ, van
den stam - kôbya = btjvoegen. Wil men het
verschil tusschen hoedanigheidswoorden
en deze bijvoegelijke woorden doen uitko-
men ( voor de Lonkundô-spraakleer is dat
niet noodig ) dan zou men kunnen spreken
van : bekôbyâ byà lingâmô =; bijvoegelijke
woorden van hoedanigheid. . Lingâmô is
geen gebruikt inlandsch woord, maar zijn
stam is : ngâmô. wat beteekent : hoe. 2 3

De andere bijvoegelijke woorden,
wel în het Lonkundô voorkomend, zijn dan:
bekôbyâ byà libâko, lett. bijvoeg. woor¬
den van bepaaldheid. Libâko, of lobâko is
een gewoon woord voor : bepaaldheid, net
zooals loswélé waarover we het hooger
hadden. De verschillende andere benamin-
gen van bekôbyâ : bezittelijke, aanwijzende,
enz. worden op dezelfde manier gevormd
aïs die der voornaamwoorden die we zoo
even bespraken.

Het telwoord heet : loanji. mv. mba¬
njï. 3 3 Men heeft verschillende soorten:
hoofdtelwoorden : mbanjï yà ntsina (over :
ntsina, zie hierboven ) en rangtelwoorden :
mbanjï yà etandé ( = rangschikking, echt
inlandsch woord van het ww.-tànda : open-
spreiden, rangschikken ).

Vragende voornaamwoorden kent
het Lonkundô-Lomângo niet, maar het kent
wel vraagpartiekels, die men byûôjwâ

2 ) Over de vorming van naamwoorden met
voorvoegsel il, zie Prakt. Gramm. blz. 29, N' 4. -
Vergelijk ook ons: hoe-danig-heid : Lat. qualités
(qualité) van: qualis — hoe, hoedanig.



er-
enkv. : wûôjwâ heet. Gevôrmd van den
stam : ûola : vragen, suffix wa, wil dit zoo-
veel zeggen als : middel om te vragen, het
vraagpartiekel is feitelijk niets anders

Echte bjwoorden zijn vrij schaarsch
in het Lonkundô-LomângD. Men noemt ze:
bolongyâ, mv : belongyâ ; van den stam
-longyâ : regelen, juist maken, wegens de
functie die ze vervullen, namelijk : de betee-
kenis van .de rededeelen nader te bepalen.
Die bepaling kan gebeuren met toevoeging
van een begrip van tijd : belongyâ byà
ekeké; van plaats: belongyâ byà eténélâ :
van wijze : belongyâ byà eléngé ; de ant-
woorden van bevestiging (jwimejo) of ont-
kenning ( jwàngano ) heeten : belongyâ byà
wambo ( -- antwoord ) .

De terra voor voorzetsel is : josâï-
na. Dit woord werd gevormd uit: josô =
eerst, vôôr, en lina, mv. baina ; dus : vôôr
de naamwoorden. Die voor voegwoord is
bosàmbwâ, dat een echt inlandsch bestaan-
de woord is en beteekent : verbindingsmid-
del (stam -samb, suffix wa: zie boven).
Het zal wel mpeilijk zijn raker de functie
van het voegwoord te kenschetsen door
een benaming.

De onomatopeeën zijn in het Lo-
? nkundô-Lomângo zonder meer ontelbaar.
^Omdat echter de functie van een vrij groot
‘ santal bestfaat in de beteekenis der rede¬

deelen aan te vullen zoo ongeveer als de
bijwoorden, en zij als woordsoort toch van
deze iaatste onderscheiden zijn, heeft men
den naam bedacht van : bokokantsingô, lett.
waardoor de beteekenis volledig wordt,
van de stam : -koka : volledig zijn of wor-

den, en ntsingô = beteekenis. De inlanders
zoeken spontaan dezen uitieg aan de be¬
naming : bokokantsingô te geven en wij-
zîgen ze daarom ook gemakkelijk in : bo-
kokyantsingô dat ook het juiste woord is
om hun begrip weer te geven. Eigenlijk
wa:; de benaming : bokokantsingô bedoeld
om uit te drukken' (en in dien zijn is ze
juist): dat de onomatopeeën allerlei func¬
tie-oeteekenissen kunnen hebben: ze ver-
vangen immers zelfstandige naamwoorden,
werkwoorden, bijwoorden, ze'fs een heelen
zin.

leder weet bij ondervinding dat de
zwarte uitmunt om de gansche gam van
zijn gevoelens lucht te geven door allerlei
uitroepen. Deze uitroepen heeten in de
spraakleer: bosimbo, mv. besimbo. Dit
woord is afgeleid van den stam -simba:
uitroepen, en past dus goed op die par-
tiekels. Er zijn er van vreugde (bosala-
ngano), van smart (bkssëli), van kwaad-
heid of toom ( nkele ) enz. tôt zelfs die van
den veel gebruikten en veelvoudigen eed :
ndaî, toe.

Veel basombô, of aansporingen bij
rechtzittinged of dansen zijn ook besimbo,
maar me dunkt dat deze opsomming reeds
zal volstaan om te doen inzien, dat, zoo
ze niet volledig is, er toch kans bestaat,
dat ze eens al de eischen van aile rede¬
deelen ruimschoots zal voldoen. Dat ho-
pen wij trouwens in de twee volgende
dee tjes nog beter te kunnen aantoonen.

G. Van Avermaet, M.S.C.
Kl. Seminarie, Bokuma.
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Le Veuvage chez les Nkundo.

. Nous croyons intéresser nos lecteurs en leur présentant une notice sur le
^cunage chez les Nkundo de 'la région d' Ing> rde-Bokutta. Cet.' notice est écrite
par un indigène de la région, moniteur à' 1' luma._

Nous donnons le texte lonkundo rom • exe 'gL de pros ' d sirpt-'e et L
sLle -'scientifique Le teaPuctirn, oui i li-x de q;o possible, -i \s notes expei-
cathes qui l’accompagnent sent dues ait P. e ' nN-crl.

La notice laisse en suspens une. qianl té de. çuestens et dssse sous silence
de nombreux usages. Nous espérons que .us cdlaboi-leari w.’e. oui à cumplcix la
documentation, pour ce,etc région comme pour d’autres. ( NdJ.K )

Botuka ans ek’iso.

Ndanga fele ntsingole ng’onduj'b etuka,
bb esile nk’em mongo sksta!

Wali okam okoetsi fsefs éa biosu aowa.
Emi oa borne ntsiata fele losango nda jefa likn
ntsin'ea toki bise bife, k’ende awaki o fotso. Boo
la nkesa bankana bakae basato baoya eka ndonga.
kela bakole efomba eka’mi. Mo ! Om’oa nyama
ng’amotsi ko likonga pu l’anse 1 Em mongo ntswa-
ki ibfa nda ntando.

Bakilo la ndonga baoyaseketa ele fafa la
ngoya. Limaka eleelo eotokola ko borne oa nka-
n’ekam la bona oa ngompame baoïkima wij’a nta¬
ndo. Baonjusa loela. Njolamba, bb nd’b batoka.
Baompema bm loela ko njolamba. Lim’ako njo-
lofwa fele o waj’okam okoetsi feefe ea bolo.
Ko njomangbkotswa ntsin’ea batakimaka bonto
otsv ei ngonda ekakima.

Bokifoa [wende aoya, emi fende efoma
bel < Ngamo? » « Likwsi mpiko nd ola na ?» « Ya-
ka i ikonde ’ane toluke is’afe fikao. Wsna baki-
mak i bontc rko atsina ? »

Nk li, nkai. tokite nd’aongo : « W’onjuola.
w’ofîe te v/ali aosifowa!»

B1KOSA BIMO.

Njjlsnga mongo: a) la bksseli; b) ntsi-

fea la joi limn joso, na ndekbb nko?
Njolukumwa la loangu mongo. Anko ea

’mi osotomwB, là la bilelo ko là la bisaka. Njokita
nd’ibmbs. Ntanyi nde bomoto la jwende aolema-
la nda joso j’ibmbe tutu! Endamba. baomponola
bojwela boki’m’oknbtsi. Baonkekemya bonsenge,
mpe baonsamanya ingwanda. « Ha! One fimango
e? » Nkanela o nd’otema. Emi joso ko ndeli y’a-
mato bafaka. Ank’etsw’iso :m njokunde o bisaka.
Sasimo nda litoi bomotbmi obweyaki borne joso
ansangela: <Bala etuka nt kundaka bisaka; otsi-
ka nk’anko. tokundake lenl irta 1 » Njofonga boe-
ko bonko

Ndonga mpe aotswuteya nd’ibmbe ntsi-
n’ea ilaka yoye ko ntalang- te totsw'sko Ko njo-
tatena la bilelo nk’anko nd’ololo bokiso. Ko o
ndela baondntsa bakôngà kc bannsamya babbmbn.

Ilaka yoya. O tolela baombisa bbngo
nda byonge. Bianga bika bafobinyame o la basi
kika, bb basanganya nde la toma tswa byangi ko
la esasa nda lofoso ( ng’ole : bansansa, bafamba-
lankai, la bamenga). O tolela, em’ekosa eolola,
wate bonkima: Anko e’iny’olele bomot’ama ae-
mbaka boleli k’inyo bauma ( la ws mongo ow’p-
me ) loikaka bonkim* nd’amotsi. Mtneke l’ofengo-
h , bankitsi! Baondekya o joso j’aleli bauma. Toa-
nibaka njelo ko toikaka bonkima. «Ail Onç la



-«9-
nk'okambo e!> Njaninga o nd’oloko.

Bala baoy’oila ebumbwa nd’efomba. Ntu-
tame ngbne te ntsindeje elongi ea waj'okam, bao-
mpeka bilelo: bala bom’obina ! Mmeki Toika mpi-
ko, nkela: «Ole bilelo wat’obina? » Nko mboka!
« Elaka nk’obine ! > Baokunda bisaka, ko bauma
bal’ako baobina ko Fera ng’oko. Ntsingo ey'obina
bons na? O boeko boki bankoko. Wea nsao itu-
w’b nd’obinblo? O bitoli bya nsonyi mongo! Wea
ekindo ey’akolo? O bembonjo la biteko. Bole-
tnbko la weli l'okelesu e?

BEEKO BY’ETUKA ND’AMOTSI.

Ilaka yokundama tootswa nd'aongo. Ba-
nt’auma nko loswele basuweyaki emuki ey’amotsi
nda boomba bayasolake etatenyi, nkina byong’
ouma. L’emi ow’etuka njasolaki byong’ouma, mpe
njoimole l’akonga ko Fabbmbo. Ntsikalaki kika
o Fingwanda Tombembe, ngbbtaka bituka biuma.

a) Ekila ea ioto.
Toma tokats’io nkina totumb'b nd'bto y'

etuka, bant’auma baie Tekila bable toko.
Lob mpunjo el’eko. Bafunjola ekila ea

loto nda ng’one: Baokunda ilaka, kyak’a nkesa,
baonuke byampula la ndombo ko baobobye iy’afe
isanga ebobya; mpe baokole yoko baotumbe be-
ngya;baotumbe toma tonko tourna o nd’hto y e-
tuka. Nga ebobya enko soye, baokaa etuka eu-
ma te ile. Ko bsngya baojwatole bitate bife: enyi
baokaa etuka, enyi baokaa banto bauma baie nda
loanja, bont'onto itaat’itaate, baole o Fia. Ekila
ea iata eosila.

Boeko w’ioto botsiki kika o te ibfafake
. elaka o ndbkob wa boonga. Inyangobfa jwi-

manake nd’amotsi o jefa liko.

b) Etdnjwa ea etuka.
Toûlundola lima ngelo, etuka akisake o

nd’amotsi.,Ole nda mpifo ea wali ( bokune oa wali,
nkina bana oa nkana ea wali ) akola batunda
bafe ( nkina etenyi ea itaka ) atandela borne oki
botomolo. Wij’ako akola menya ( bngsb kala-
kala) k’ila nd’ans’itunda. Menya enko etsikalake
eka efonyamwe. Elaka bokob bondimana etuka
nd’amatsi ikole ko ifonga botaako. Ntsina efa

menya enko onyamwe wate o s Nga menya enko
ea joso ele éle we oataka baumba nd’afeka b’iwa
ya wali o nko bolo. Ko ng’onyang’inyamola,
ofaata baumba buke nd’afeka b’iwa ya wali. Mpe
o la batunda banko bafe bak’b okotandelaka
bafotanjwe. Ntatanjwa ey’aka o nda botso wa
boonga. Mpe nda bots’oko ondatandola o bomongo
otandaki.

Nk’anko mpe oetama nda batunda banko ;
imango ya botuka nk’ako

c) Bilewa by'Etuka.
Nda joso jâ ndele toma tourna batelake

etuka fele o b o t o k 5- Wate baokole botoko bao-
tsetse tsetsutsetsu mongo mpe baokatse isanga la
mba ; o nga ikula ya mmoma nkina ya benkufo.

Wambsne etuka ale la elewa enko ela
ende joso, afile o nda jefa liki wali ( nkina borne )
owaka. Yomba il’endekyak’a nkesa ek’b osije
okunda ilaka o mpunjo enko ea ioto ( lenda nda a )

Lob mpimba el’ekD. Wate la nkels ea
iwa ya oki Tende borne nkina wali, etuka ifokisa
fele la mpimba ea betsw’efe nk'abls yombomba
la y’isisi mongo. Ko boeko boko bokaka ng'oko
ele ibngo ya bowei. La ng'oko borne esingi’nde

botoko nd’afeka ba betso befe nkin'esato, joso
akole likonga j’ituwansaniba, j’afe 1 o b o k o
j w ’e t o o : losango jwa te bona otswaki liala ao-
wa ; j’asato ntseaki ( wate ek’ise ntea ng’oki
bona ofotolaka nkange ). Toma tonko tourna aso-
koje ibngo ya wali la ndonga. Lim’ako ise èa bo¬
wei akumba bompanga ( isweswe nkina nsoso ife ),
ayela borne k'akaa bioto bikae kela bokateje ba-
nganju ba joso. Bompanga bonko wate etenelo ea
bombembe wa mpimba.

Ayaka etuka , la nkana nkina botomolo
nkina bakune. esingi io ale banganju ba joso, boja
fele bokio bofuto ( nyongo ) . Bamele basi : o nyo-
ngo, yomb’iuma nko loswele, là bitanjwa : o nyo¬
ngo.

Anko mpe eetsi etuka nd ematsi elewa
euma nk’anganju, la bempala. Bempala bendotu-
mbel io nkina nkakatsa, bafosolake ; bafimole be-
tembe mpe bafaseke baolo.

Nda Nkole, nga nyang’ea wali aTeko, a-
kateja bokilo ntukunyu la nyama nda baefa bama
ng’alanga. Lob o ng’ale bokilo ow’obtsi ; ng'oa
bonjwa ise nk’anganju nyango nk’anganju.



d) Byljwa bindllela lo etuka toma.
Bilelake etuka toma o nda lokasa. Ele ba¬

nto baleki bonjwa o nd'amotsi mongo. Okaka
mpos’ey’asi bowilela o nda lokasa.

Wengi bonto owei atsikelake ibngo boa*
ngo ntsin’ea wali nkina borne okae.- Okam wali
atsikelaki ise bosise te : Bankaake toma o nda
nkongo ya bitate. Wate ntalanga te banjilele nda
nkasa nkina nd'emotsi.

Wengi bols baie etuka toma afosole ba-
kata lâ nda joso la nd’afeka ba ndsle nye. Asingi
Toata lotomo jwa nsosola bakata. elaka nk’asombe
joso eka eoto ea ntsina ea bowei enduji Tende bo-
tuka nd’ibmbe inko. Nda ikam’ikala nsombaki
nsuko ey’akata la menya.

e) Etuka afosambele banto.
Biyenga nkina nsanja île etuka nd’amotsi

afosambele banto Takata. Nga bonto aolosambe-
la atosembejake bak?. imejake o nd’anse nkingo
( mm ! ), atawuteyake lisango likae. Lob nde bo-
nt’ouma oie nda mpifo ea wali, asingi Tokoeko-
laka, joso oje fele o nyongo ( bofuto ). Mpanga a-
koekolake nda bekela by’afeka o mpampa. La
nkuma ataate nyongo. omeka nde afengole ibmbs
inko ikisi ws: anyangotswa o komongo, bokandela
yomba ima ikae, elaka nk'aye oisikola la nyongo
mpanga iate. Ale nde boeko wa bolo.

Etuka afoale bokala w’anja, ablena ba-
mato'baleka. Afosoole ende la bamato ko afaale
nda bilongi nga baowjtswela. Afole nda loanja
nko ntsina, elaka o ng’aotswa nda bondondo. Ko
nga aolembwa ifa e’ibmbs. Totso akuseya okisa
fele nda foele ende Tanto bakombi Tende.

Eruka afotswe nd’akusa Totso ende kika.
Anyangotsikala nd’ibmbe la wane afolekole bai-
sib. Lob bafotsike ende kika nd’ibmbe elaka o
Tpnto ondowesanya. Ntsina wate bankako ko la
buke wa banto bama basanga mba te : bowei îfa-
wenela nd’akusa nkina nd’ibmbe ng'afene te etu¬
ka ale ende Tont’ama.

f) Lumba.
• Tseta lumba wate ntsina ea bofinji. Iwa

ale linyango lima ja lumba. Wate; iwa iotela otsi-
ki bofinji .wa atoate wali nkina borne, onkina.

Onko nde bôbelakl wa ntsina wa lumba.
Bobelaki wa bokobya wate: lumba asengya etu¬
ka toma, asengya mpe o la bioto.

Elota banto te bafoyala Tofinji nd'afeka
ba iwa ya wali nkina ya borne, bimola lumba
lonko la mbula. Nga mbula eajwe etuka ola nda
loanja, akake basi ba mbula. ayabilingolake nda
ngoolo y’asafa. Ola nga onko nda mbula ife nki¬
na isato; wate nd’ekeke eetsj ende nda bamatsi.

Onko nde njimola bofinji wa nkumbola
nkina wa nkukumbwa nd’afeka batsiki we.

BOQNGA.

। Baefa ba nkikisa la mbetama nd’amatsi
baosila. Nd’akab w’elekoli bakilo bakwetsa nyo¬
ngo ea nkoola babwo. ntetena nkala la njaaka
basi byong'ouma- Nd’ekunja eki bankaka : babwo
bakonga bafe. bombembe konga 1 . Nd’ekunj'ene,
Tabwo la baoi bauma baki’mi oandolaka wiko nde
fal. 75. Onyangofuta, bamanga okoola babwo. Bo¬
nto oie nda mpifo ea wali akokoole joso. mpanga
bokooli ayokosije babwo bauma babtsi.

Boo, la bompuma mongo. la etuka la
banto bauma bakuji Tende baotswa aaka basi.
Etanjwa eki etuka okoetsi ' onditândaki iboka nda
ntando nkina nda ngonda.

Ane v mpe eki etuka oye aaka basi, oie
- nda mpifo ea wali akola bompulukaka wa ngola

la belaleke mpe okôsola'. Okeb eum'ey’asi bo-
taako: ekila ea bososo eosenjwa. Bompulukaka
wate la ntsin’ea lumba ko baleleka la . ntsin’ea
elangya. '

Nd’Elinga, banto te bundoTeka. nk’omoto
onko oie nda mpifo ea wali akola nkai la jwako
ko akitsa etuka, akola lenkina ikoko ko okitsa,

I ko Tika etuka eja Tosala bailo. Lim’aka boja
boanga. k’omoto onko atanda mpe akisya etuka.
Nk'end’aka aotswe ooma nsoso ko aoyeîa etuka.
Lim’ekeke enko limango ja belemo bya balsa.
Nda Nkundo bafokitse etuka byekwa bya liluka ;

bokitsa o bifeko bya belemo la bya baasi.
Ele etuka ea bomoto. oie nda mpifo ea

borne okitsa byekwa :
nda Elinga: iômba. ekili, eôkô, byijwâ bya ba-
lambo;

nda Nkundo : eôkô, ilôlo. ikôkô, la byijwà by’a-
lambo.



BOLEO. .

Ntsin’ea bkei jwa ise la nyango, nkana,
botomolo. wali nkina borne, botsikali ale la banki-
mbl buke mongo. BonkSmbi wa bkeseli lonko
bole wa •

Jwende- Nd'ekunfeki bankoko kalakala
(l’atnato ngbko ) babtake o ntûwa, wate etoo
ekel’b la banyuka ba benkongé ). bide rida bnds-
le eki bitoo oye, jwende abtake ikakya ya mpili
nkina mbenja. Nda wili wa nkolo, nga abweyaki
wali. abta joso ifuta ya mbenja nkina mpili. Ayaka
eoto nko loswele abte kupe ea mbenja nkina mpili.

Bomoto. Nd’ekunj'ene ea bndsla asiywa-
ke l’ojwela bamaka byeli berna ; lim’aka abta bi¬
too bya mbenja. Ank’ea’ndbbte bitoo binko ba-
soki o folefole. Lima mbenja abta nkanga k’a-
kuka basoki ngbka la akala ea nkanga. Anko

nteke yakolake ng’ele banto baie la liatsi. ’

Nd’ikala ya toma. Bilewa biuma la
bibobya o nk’ekila. bb nd’omboka wa befambe
ayake nsosola. Ko ale o ng’otswa bootswa wa
llotsi la boloi wa banto.

An’ek’iso, la Elinga la Nkundo, bolei ale-
ke nda joso o njaku la nyama y'asi ( nkonde, loke-
sele, nkufo, enjenje, emboo ) ; mpanga nse isisi isi-
si : ntula, byonga, nkombe, byenge, bikaa, beke-
nge, nkaka, bifeele, befali. ko la nyama iuma ya
ngonda.

Bolemo wa ibweya bole nkaka mongo
nd*okili bokiso. Okisi la wali nkina la borne ta-
wotambwelake iwa. Ale nde lotuku la bonganda
wa nsuki nda iwa ya omo.

P. Ngoi.

Le Veuvage ici chez nous.

}e voudrais expliquer comment se
comporte un veuf, mais je prendrai com¬
me exemple moi-même qui écris.

. Mon épouse qui était alitée malade
de tuberculose mourut. Moi le mari, je n’en
eus paS là nouvelle ce jour-là, parce que
nous nous trouvions dans deux villages
différents, et qu’elle mourut la nuit.’)

Le lendemain ses trois frères vinrent
£ chez le ndonga (témoin), pour prendre
^«^çtrcueil chez moi. Quoi?! Quelle bête

énorme comme le sol et la lance par terre
à côté!2) Moi-même jetais absent, étant
parti pêcher au fleuve. Les frères de ma

femme et le ndonga se transportèrent
chez mon père et ma’ mère. Alors les pleurs
éclatèrent, et mon beau-frère et le fils de
mon oncle maternel vinrent me chercher
au-delà de la rivière. Ils m’appelèrent. Je
répondis, mais eux ne m’entendirent point.
Ils me lancèrent un appel plus fort et je
répondis. Alors je me rappelai ma femme
gravement malade. Et je commençai à me

beaux-parents étaient normales, ceux-ci devaient
d'adresser directement à lui et à sa famille. Le
recours au ndonga n'était pas du tout indiqué.
Tout le monde sait que l’office principal du ndo¬
nga est de représenter le mari auprès de ses beaux-
parents et qu’il doit en règle générale être en¬
voyé par lui vers eux, et pas versa. L’erreur
est donc commise non seulement dans une ma¬
tière grave, mais en outre dans tZi cas qui est
très clair. C’est à cela que fait allusion la « bête
énorme comme la terre même » et pourtant la lan¬
ce la manque ! Ce proverbe est employé dans
tout cas semblable. Il est du domaine du droit,
mais peut s’employer en dehors de la juridiction-
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rendre compte, car ce n’est pas sans mo¬
tif qu’on va à la recherche de quelqu'un
qui est allé en forêt.

Mon beau-frère arrive, voilà que
nous nous rencontrons! « Comment ? »

« Qu’est-il arrivé là-bas au village ? » —
« Viens, embarquons-nous ici, pagayons à
deux avec vitesse. Est-ce qu’on va à la re¬
cherche de quelqu’un sans motif ? »

Nous pagayons vigoureusement,
nous arrivons au port : « tu me demandes
...ne sais-tu pas que ta femme est morte ? »

QUELQUES COUTUMES

Je tremblais fort : a) de chagrin ; b)
je ne sais rien de tout cela ; comment dois-
je faire?

Je courus en hâte. Je m’élançais
pleurant et battant des mains à la fois. Jar-
rivai .à la maison. J’y trouvai hommes et
femmes massés devant la maison. On me
reçoit, on m'enlève la pièce d’étoffe dont
j’étais vêtu. On me serre la ceinture, et on
me met entre les jambes un ingwanda3)
* Ah 1 est-ce là le commencement ?» Je pen¬
se seulement dans mon cœur. . . . Moi de¬
vant et des pleureuses derrière 1 Pendant
que nous marchons, je bats toujours des
mains. Soudain j’entends une femme dont
le mari était mort précédemment me dire
à l’oreille : « Ecoute : un veuf ne peut bat¬
tre les mains, cesse maintenant, ne bats
plus ! » J’observai cette loi . . .

Le n d on ga nous fait rentrer dans
la maison, parce que le cadavre arrive, et
il ne voulait pas que nous y allions. J’allais
3) Pièce d'étoffe mise entre les jambes en guise de
culotte, et portée pour se rendre en forêt ou
faire les besognes salissant les vêtements ordi¬
naires.

et venais dans notre rue, pleurant sans trêve.
Et pendant que je pleurais on me vêtit de
bakângâ*) et on me fourra des bal51o-
mbi dans la ceinture.

Le cadavre arriva. Pendant que nous
pleurons, on m’enduit le corps de kaolin.
On ne dilue pas simplement ce kaolin avec
de l’eau, mais on y mêle des objets urti-
capts et brûlants pour la peau (comme:
des orties bansànsà et bafambala-
n k o i , et du poivre ).

Pendant que nous pleurons, une au¬
tre cérémonie commence : c’est le bon k i-
ma. Pendant que vous pleurez, une des
femmes doit chanter le chant funèbre et
vous tous ( même toi-même le mari 1) devez
marquer sur le sol le pas du bonkima.
Je tâchai de m’échapper, on me retenait I
On me fit passer devant toutes les pleu¬
reuses. Nous répondions aux solos et nous
marquions le pas. « Ah! quelle misère! > Je
gémis ainsi intérieurement.

Voici qu’ils viennent mettre le cou¬
vercle sur le cercueil. Je m’approche un
peu pour regarder une dernière fois le visa¬
ge de ma femme, on mé défend de pleurer :
voici encore une danse! J’essayai de pren¬
dre courage; je me dis: «Pleurer c’est
donc danser» Point d'issue! «Il faut ab¬
solument danser! » On bat des mains et
tous ceux qui sont présents dansèrent, et
moi aussi. Quelle est l’explication de cette
danse ? La Ibi des ancêtres! Sais-tu ce qu'on
chante dans cette danse? Rien que des pa¬
roles obscènes I Connais-tu 'les cadences
des pieds? Rien que des gestes indécents!
Est-ce là une chose qui sied à un chrétien?

4) bakôngâ = feuilles de bananiers portées en
écharpe et à la ceinture, libbmbo = espèce de
plante très commune à grandes feuilles cordées.



LES LOIS DU VEUF A MEME LE SOL

Après que le cadavre a été enter¬
ré, nous nous rendons à la rive. Tous ceux
indistinctement qui ont laissé tomber dans
la tombe une motte de terre doivent se
laver en partie ou entièrement. Moi même
je me lavai tout le corps: et j’enleva- les
bakôngâ et les balilombs. )e gaidais
seulement l’ingwanda et la ceinture,
comme sont vêtus tous les veufs.
a) L'interdit du foyer.

Il est interdit à tous de manger les
aliments qui ont été bouillis ou cuits sur le
foyer du veuf.

Cependant il existe une dispense.
Voici comment on dispense de l’interdit du
foyer. Le lendemain de l'enterrement on
cueille des fougères byàmpula et des
ndombo:5) on les cuit ensemble dans un
paquet de feuilles : ensuite on prend du ma¬
nioc et on le cuit dans les cendres: on
cuit tout cela au foyer du veuf. Lorsque
les légumes sont à point, on les donne en
entier au Veuf pourqu’il les mange. Quant
au manioc, on le fend en deux parties: l'une
est donnée au veuf, l’autre estdonnée à tous

. ceux qui sont à la cour, à chacun une par-
celle ; eux aussi mangent. L’interdit du foyer

k# terminé.
Comme loi du foyer il ne reste que

celle-ci: le feu ne peut s’éteindre jusqu’au
jour du bo on g a. 6 ) Si le foyer s’éteint, on
doit se lever de terre ce jour-là même !

b) La couchette du veuf.
Quand nous revenons du cimetière

5) 1 ondom bo, ndombo = espèce de cucur-
bitacée à feuilles comestibles dégageant une forte
mais fraîche odeur acidulée.

le veuf doit s’asseoir par terre. Celle qui
a rang d’épouse (sœur cadette, ou nièce
de l’épouse)7) prend deux nattes-ramasse-
balayures6) (ou une partie de natte) et les
étend devant le mari de sa sœur. Ensuite
elle prend un demi-franc, (ou un fil de cui¬
vre. autrefois) et le place en dessous de
de la natte. Cette pièce de demi-franc doit
rester là, elle ne peut être dépensée. Seu¬
lement le jour que le veuf se lève de ter¬
re, il la prend et la conserve toujours. La
raison pour laquelle ce demi-franc n'est pas
dépensé est que : si ce premier demi-franc
reste avec toi, il ne te sera pas difficile
d’obtenir des richesses après la mort de
ta femme. Et lorsque tu l'auras dépensé,
tu n'auras pas beaucoup de richesses après
la mort de ta femme. De même les deux
nattes qu'on a étendues ne sont pas enle¬
vées. Leur enlèvement ne peut avoir lieu
que le jour du b oon g a. Et ce jour-là c’est
celle qui les a étendues qui les enlève.

Dès lors tu dors sur ces nattes:
c’est là le début du veuvage.

c) Les aliments du veuf.
Avant de manger aucune nourriture,

on prépare pour le veuf d’abord le boto-
k59). On prend un botoko, on le coupe
en morceaux très fins et on le prépare avec
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les fruits de palme, tout à-fait comme une
purée d’ignames ou de manioc doux.

Quoique le veuf (la veuve ) reçoi¬
ve ce premier aliment dès le début, il ne
peut le manger le jour où son épouse (ou
son mari) est décédée. Ce qu’il mange le
lendemain de l’enterrement du cadavre,
c’est l'aliment de dispense du foyer (voir
sous a ).

Il y a encore le jeûne. En raison
de la colère10) qu’il ressent à'cause de la
mort de celui ou de celle qui fut son mari
ou son épouse, le veuf ( la veuve ) obser¬
vera le jeûne durant deux jours sans man¬
ger fût-ce la moindre chose. Et cette loi
vaut aussi pour la famille du défunt. C’est
pourquoi, avant de manger le chou-palmi¬
ste après ces deux ou trois nuits, le mari
doit prendre 1° la lance « perce-toit » 2“
une brasse d’étoffe, en guise de faire-part ‘
du décès de leur enfant mariée: 3° le
ntséàki ( parce que le père ignorait com¬
ment sa fille a contracté la maladie)11).

Tous ces objets, le mari les envoie
à la famille de la ferôme par l'intermédiai¬
re du ndonga. Là-dessus le père de la

défunte saisit un animal domestique 12 ) (un
canard ou deux poules), qu'il apporte au
mari: il le donne aux parents de celui-ci,
afin qu’ils lui préparent les premières lé¬
gumes bangânju (feuilles de manioc). Cet
animal domestique sert à couper la ceintu¬
re du jeûne.

Si le veuf a une soeur ou un frère
aîné ou des frères cadets, eux tous doivent
payer avant de manger les premières lé¬
gumes. S'ils veulent boire de J’eau, ils doi¬
vent payer.

Tout le temps que le veuf dort par
terre il ne mange pour toute nourriture
que des banganju et du manioc non pré¬
paré. Le manioc qu’on lui fait cuire dans
les cendres ou qu’on bout pour lui n'est
pas l’objet de soins: on n'ôte pas la tige
centrale et on ne coupe pas les extrémités.

Chez les Nkols, 13) si la mère de la
défunte est présente, elle prépare pour son
gendre des champignons n t u k u n y u et de
la viande, si elle le veut bien, mais seule¬
ment durant ces.deux jours. Mais cela ne
se fait que si elle est une bonne belle-mère;
si elle est sévère : pour toute nourriture,
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rien que des bangânju!14)

d) Les récipients dans lesquels on met
la nourriture du veuf.

On met les aliments d’un veuf dans
une feuille. Chez les gens qui sont très sé¬
vères, on les place même par terre. Lors¬
qu’il a soif, on lui met de l’eau dans une
feuille.

Chaque mourant laisse à sa famille
sa dernière volonté relativement à sa fem¬
me ou à son mari. Quant à moi, mon épouse
avait laissé à son père l’ordre de me donner
à manger dans des morceaux d’écuelle.
C’est qu'elle ne voulait pas qu’on me pré¬
senteà manger dans des feuilles ou sur le sol.

Chaque fois que le veuf mange, il ne
lave pas les mains, ni avant ni après le re¬
pas. Avant de pouvoir laver les mains, il
doit en acheter la permission à un proçhe
parent du défunt qui est reclus avec lui
dans la même maison. Pour ce qui me re¬
garde, j’achetai le lavage des mains pour
un demi-fratic.

de plus ancienne date ( filsku-Bonsela ) les ont
amenés à s établir plus à proximité de ceux-ci, aux
bords de la rivière et à adopter entièrement leur
genre de vie et leur dialecte. A présent le terme

^devient, dans cette région, de plus en plus synony-
* ” 'me de Elinga = riverain. Ainsi l’auteur n<- fait ici

aucune distinction entre les véritables Elinga et les
Nk?le et leur applique indifféremment les deux
noms.
14) Pour expliquer que veuf ne reçoit pour toute
nourriture que des légumes de feuilles de manioc,
l’auteur emploie une des fortes expressions polai¬
res chères aux Nkundo: isé nk angânju,
nyangô nk’angânju: pour père rien que des
bangariju, pour mère rien que des banganju! Cette
expression: les banganju sont son père et sa mère,
marque la totalité exclusive: rien d’autre que des
banganju.

e) Le veuf ne donne la main à per¬
sonne.

Durant les semaines ou les mois que
le veuf reste par terre, il'ne donne la main
à personne. Si quelqu'un lui -donne la main,
il ne peut lui tendre le bras; il doit seule¬
ment donner un signe d’approbation du
fond de la gorge (mm !), il ne peut lui rendre
son salut. Toute personne qui a rang d’é¬
pouse doit d’abord payer, avant de pou¬
voir le saluer. Ensuite elle peut le saluer
chaque fois gratuitement. Même si elle ne
possède rien, il vaut mieux qu’elle fasse le
détour pour éviter la maison ; si elle entre
on saisit un objet qui lui appartient. Et on
ne le lui rend que lorsqu’elle viendra le ra¬
cheter. C’est une loi stricte.

Le veuf ne peut regarder dehors,
de peur qu’il ne voie les femmes qui pas¬
sent. Il ne peut causer avec les femmes ni
les regarder au visage quand elles entrent
chez lui. Il ne peut sortir dans la cour sans
motif, mais seulement quand il doit satis¬
faire un besoin. Et s’il ne supporte plus
l’étouffement de la maison, il peut la nuit
s’asseoir un peu dehors, lui et ceux qui sont
enfermés avec lui.

La nuit, le veuf ne peut sortir seul
derrière la maison. Quand il se trouye dans
la maison pendant le jour, il ne peut trop
dormir. Mais on ne le laisse pas seul dans
la maison ; il y a toujours quelqu'un qui lui
tient compagnie. La raison en est que les
ancêtres et beaucoup de gens disent que
le défunt lui apparaîtra derrière la maison
ou à l'intérieur, s'il ne voit personne avec
le veuf.

f) Lumba.

Nous appelons lumba la source de
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la stérilité des efforts1’) La mort est une
des causes de lumba. Cela signifie que
le décès produit chez le conjoint survivant
l’impossibilité d’obtenir une épouse ou un
autre mari.

C’est là la conséquence principale
du lumba. La conséquence accessoire est
que lumba prive le veuf de nourriture et
qu’il en prive aussi les parents. Comme on
craint de contracter la stérilité des efforts
après la mort de la femme ou du mari, on
enlève ce lumba au moyen de la pluie.
Lorsqu’il pleut, le veuf sort dans la cour,
il s'y lave à l’eau de pluie, il se roule dans
les torrents des flaques d’eau. 16 ) Il sort ain¬
si dans deux ou trois pluies; et cela au
temps où il couche par terre.

Cela enlève l’impossibilité d’épouser
ou d’être prise en mariage après qu’on est
resté seul.

15) Il est malaisé de traduire exactement la ter¬
minologie religieuse, philosophique ou magique
des Nkundo. Lumba est la propriété de rendre
infructueux les efforts, la chasse, les travaux, etc.
Elle n’est pas inhérente à la constitution de la
personne, mais provient d’une cause extérieure qui
l’entache de ce pouvoir débilitant. C’est une es¬
pèce de fatalité funeste qui' se rend maître de la
personne donnée. Bofinji est cette stérilité des
efforts, l’insuccès persistant et d’ordre ontologique,
métaphysique, «magique» Lé bofinji peut naî¬
tre de diverses causes : malédiction, ( wâmbô ), lu¬
mba, ensorcellement ( libka ) etc. Dans le cas qui
nous est soumis tout se passe comme si le décès
d’une personne, constituant une diminution d’être,
s’attache par suite à tous ceux qui lui étaient in¬
timement liés, en commençant par le. conjoint. Cet¬
te sorte de contagion débilite les forces vitales de
ces personnes et stérilise leurs efforts.

Toutes ces lois et tous ces usages
valent tant pour les hommes que pour les
femmes.

BOONGA.*7)

Les jours qu’on doit s'asseoir et se
coucher par terre sont terminés.

Le jour de la veille les beaux-parents
exigent le prix de couper les cheveux, de
couper les. ongles et de laver tout. le
corps.

A l’époque des ancêtres c’était :
deux ba k o n g a (anneaux de cuivre) pour
les cheveux, un konga pour la ceinture.
Actuellement, à la fois pour les cheveux
et pour toutes les choses que j’ai nommées,
le prix est de fr. 75. Quand vous avez
payé on commence à couper les cheveux.
Celle qui a rang d’épouse coupe d’abord;
ensuite le coiffeur achève bien toute la
chevfelure. '

Le lendemain très tôt, tant le veuf
que ceux qui étaient reclus avec lui vont
se baigner. La couchette sur laquelle le
veuf a couché est jetée dans la rivière ou’
en forêt par celle qui l'avait dressée.

Au moment où le veuf vient se
baigner, celle qui a rang d’épouse prend
du bompulukaka rouge et des feuilles
déchiquetées de bananier et l’en frotte.
C’est là tout le bain: dorénavant la dé¬
fense de se laver est annulée. Le bompu¬
lukaka est employé pour le lumba et les
feuilles, de bananier à cause du charme. ,a)

17) Pour l’explication de ce qu’est proprement le
b o on g a, voir notre Mariage des Nkundo, p. 423.



Chez les Riverains, lorsqu'on revient
de là, la femme qui a rang d’épouse prend
une pagaie et une écope et les met
aux mains du veuf; elle prend en outre
un couteau et le lui donne, et le veuf fait
le geste de couper les ivraies. Ensuite on
sort un lit transportable et cette femme
l’arrange et y assoit le veuf. Elle va en-
cote tuer une poule et l’apporte au veuf.
Dès ce ‘moment commencent les travaux
du deuil ( permis.’ pendant le deuil). Chez
les Gens d’Intérieur on ne donne pas au
veuf des instruments de pagayage ; on lui
donne des outils pour les travaux et pour
la chasse.

S’agit-il d’une veuve, c’est celui qui
a rang de mari qui lui présente les instru¬
ments. Chez les Riverains ce sont ; de la
terre glaise, une nasse ekili, un eokô, et
des ustensiles de cuisine. Chez les Nku-
ndo ce sont: un panier eôko. un panier
ilôlô, un couteau et des ustensiles de cui¬
sine. 20’
celle-ci, on l’emploie encore p.ex. pour le massa¬
ge des. seins après l’accouchement Le frottement
au moyen-de botnpù lu kaka semble être le der¬
nier stade de purification du veuf. C’est ce que
l’auteur indique par ‘la phrase : le bompulukaka
est employé pour le lumba. Ce qu’il ajoute:

*•' « les feuilles de bananiers à cause du charme » doit
K.^j’entendre comme suit: les feuilles de bananiers
S^jj^rvent à rendre au veuf son amabilité, son char¬

me qu’il avait perdus par le décès du conjoint et
par les sévérités des pratiques du deuil.
19) Le jwa k o est une écope en bois employé pour
écoper l’eau qui est entrée dans la pirogue. L'au-

f teur décrit ici les cérémonies qui rendent au veuf
la permission de vaquer aux travaux ordinaires
et marquent le début de la dernière période du
deuil, .celle que l’auteur nomme sous le n’ suivant

- simplement balBO = deuil, nom qui s’applique à
proprement parler au deuil tout entier.
20) L’eôkô est un panier court, qui sert à di¬
vers usages, mais spécialement pour écoper à la
pêche. Ilô^b ou 1ilôlô est un panier long et

LE DEUIL

A cause du chagrin pour ( le décès
de ) ses parents, de son frère ou sa soeur,
de son épouse ou de son mari, le survi¬
vant est très langoureux. La langueur de
cette tristesse est extériorisée chez :

L’homme.- A l’époque des ancêtres
autrefois (et il en était de même des fem¬
mes : ils étaient vêtus seulement de n t ü w a
( c’est-à-dire un vêtement ‘fait avec des fi¬
bres de benkon gé) 21 ’. Mais à l’épcr
que, européenne, maintenant que les étof¬
fes sont venues, Hioootme s’habille d’une
blouse en indigo-drill ou en drill blanc.
Quant au vêtement couvrant les jambes,
s’il a perdu son épouse, il porte d’abord
un pagne de .drill blanc ou indigo. S’agit-il
d’un parent quelconque il porte une culotte
de drill blanc ou indigo.

La femme.- Actuellement à l’é¬
poque des Blancs elle s’avilit au moyen
d’un seul haillon durant quelques mois ;
ensuite elle s’habille d’étoffes blanches.

mince à base biangulaire. Il sert à divers usages,
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Pendant qu’elle porte ces habits, les épau¬
les doivent rester découvertes. Après les
étoffes blanches elle se vêtit d’étoffes
pointillées et elle couvre aussi les épaules
d’une blouse en étoffe pointillée. Une fête
s’intercale là, s’il s’agit de gens riches.

Par rapport àla nourriture. Tous
les féculents et les légumes sont permis, 52!

22 p-Le nom e 1é w â s'applique à tous les aliments
hydrocarbonés ou féculents : manioc, patates, ba¬
nanes, ignames, taras, etc. Ebôbya est à pro¬
prement parler toute nourriture enfermée dans une
feuille en forme de paquet et cuite ainsi dans les
cendres ou les braises. De là le «eus s’est étendu
à désigner toute espèce de légume préparée de
façon quelconque. Sa signification est donc dans
cette extension plus large que celle des mots:
ufenjé ( n d ûnc|a ) = légumes - feuilles, b i m y -
kélà=tout ce qu’on cueille, y compris champi¬
gnons, tomates, aubergines, etc.

mais pour ce qui est des aliments d’ori¬
gine animale il faut distinguer. Et la cho¬
se varie selon le genre de tribu et de
groupement.

Ici chez nous, tant chez les rive¬
rains que chez les gens d’intérieur, la per¬
sonne «qui est en deuil mange d’abord
seulement l’éléphant et les animaux aqua¬
tiques ( crocodiles nkande et iokesele, hip¬
popotame,' tortues enjenjs et embso ) ; en¬
suite peu à peu les poissons : ntula, bo-
nga, lokoqabe, wenge. lokaka, efeele, les
crevettes, et toutes les bêtes de forêt.

L'oeuvre du décès est pénible dans
notre pays. En vivant avec une épouse
ou un mari ne leur adresse point de sou¬
haits de mort. Le décès de l’un engendre
pour l’autre un abattement et un fardeau
extrêmes.

P. Ngoi
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E PISTOL ARI A

TAALEENMAKING.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat op
taalgebied voor ons niets beters kan gedaan wor-
den, dan ons aan te sluiten bij de beweging van den
Evenaar: éénmaking der Nktindo-Mongo-dialek-
ten. Meer en meer beginnen de Paters hier te
Dekese daar ook voor te voelen. Wij beginnen
hier reeds te Dekese toe te passen wat U schreef :
voor zooveel wij er zelf van op de hoogte zijn,
zullen wij de schrijfwijze aannemen die in Coq
gevolgd wordt. Daar waar grammatische verschil-
len zijn tusschen de verschillende dans van het
gebied zullen we zooveel mogelijk aansluiting zoe-
ken bij het dialekt dat bij U gevolgd wordt. Meer
nog: wij zullen trachten stilaan klasboeken die bij
U in gebruik zijn, ook bij ons in gebruik te nemen.

Ofschoon verschillend van de taal die bij
U gesproken wordt, toch bestaat er een groote
gelljkenis van het bndengess met het lonkundo.
Meer nog komen we overeen met de dialekten
die gesproken worden aan het Leopold-11-Meer.

U^e « Praktische Grammatica » is voor
ons,een groote huip. Er moet njet veel aan ver-
anderd wordep, opdat het een « Praktische Gram-
màttëa van het Lnndsttgese» zou zijn.

P. AH. Goemaere, SS. CC. &k«ie,

't Is vanzelfsprekend dat. een of ander
jiuleilandje uitgezonderd, al uw spraken ginds tôt

«talen» te herleiden zijn. 1k weet wel:
zoo iets is gauw gezegd. Maar men late zich niet
afschrikken door een naam, lonkundo bv. In Ma¬
yombe wilden zelfs de Zwarten er, vroeger, niet
van hooren, dat ze Bakongo^waren, en de missie
voigde hen in. Thans kraait daar geen haantje
meér over. Eenieder weet dat, aanvaardt het, zegt
het est schrijft het. Er is maar dit verschii : dat
de Bakongo van ginds hùn naam nooit he^ben
verloochend, terwijl hun stambroeders meer be-
kend staan als Bawoyo, Baluangu. basi Mayombe,
sa Munianga, Bazombe, en verder Amphînde
n(denkelijk) Bambala, e. a.

SCHRIJFWIJZE.

Kwango? Ja, ik schrijf Kuangu. Dit zal
wel hetzelfde zijn alsons Kuangu = de lagere stroom.
De kaarten en de officieele namen zijn allesbe-
halve toonbeelden van nauwkeurige spelling. I en
u vôôr een klinker, resp. zoo maar tôt y en w
bevorderen is mis: wel is het een halve i en u,
in deze streek zoo duidelijk als ’t maar zijn kan.
Kuangu is dus nog geen Kwango. Ook deze uit-
gang, passief, na stamklinker a, alhoewel doffer,
is u.

Nog enkele voorbeelden van verkeerd ge-
schreven inlandsche namen: Nzadi ( Kongo-stroom )
Bànana, beter Ngeno, Mboma (immers: Mboma
Nakongo, de stamvader: en er zijn zooveel andere
Mboma’s= panterslangen ) ; Basôlongo in ’Solongo
ten N. en in ‘Soyo te Z. van ’t water; Bawoyo,
streek Ngoyo ( Kabinda ) ; Baluangu, streek Lua-
ngu; Mayombe, hoofdplaats Mbuku Kiela (niet:
Tshela ) ; Manîanga en ba-Manianga of basi Ma-
nianga: Nsona Ngungu (Thysstad); Kintambu en
Kinsasa ( Leopoldstad ) ; Mpumbu (de Pool): Ka-
sayi; Mikalayi (Luluaburg), enz. 1 )

FETISJEN - NKISI ( MINKISI ).

Dat is een heele wereld:
1° Een onzichtbare wereld. die men zoo-

wat overal, bij menschen met ongeveer dezelfde
kultuur, terugvindt : hoogere natuurkrachten, ver-
persoonlijkt, ja vergoddelijkt ; — genieën en dae-
monen, van ’t water, van de rotsen, van de wou-
den die zijn niet aile « slecht », al kunnen ze boos
worden; ze hebben veelal geen « fetisjeurs ». Dan :
hekterijgeesten, in nieuwerwetschê taal «duivelen»
door wier kracht de afgunstigen en hebzuchtigen
aan magie doen. Ook nog : het hiernamaals der

1) /.ouden onze lezers ons geen verdere voorbeelden
kum en geven van dejuiste schrtjfwi]ze van inlandsche
aarc rijkskundige benamingen ? Dit zou een nuttig
weri zijn, dunkt ons. Aan allen dank oj> voorhand
( IV. v. d. R. )
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afgestorvenen: uitmuntende voorouders, die mis-
schien hier of daar een hoogere categorie geesten
uitmaken; de gewone stervelingen na hun dood.
die misschien met hun nabestaanden en hun na-
kroost nog bekommerd zijn: of gewone nazielen,
met wier bezoek men liever niet vereerd wordt;
ook zlelen van beheksers die zelfs na den dood
of schijndood de menschen lastig vallen. Kindoki
wordt toegeschreven aan booze menschen, welke
met die « duivelen » omgaan en macht hebben over
nazielen, om anderen te ontzielen en onzichtbaar
te verslinden.

2“ De zichtbare weeeld, waar zooveel
geheimen achter schuilen, dat niets of niemand
te betrouwen is. Een luipaard, een krokodiel, is
wellicht in werkelijkheid mensch en menscheneter,
of «door een meester gestuurd». Je hebt iets van
iemanda lichaam of persoonlijke zaken: dan heb
je den persoon. zijn inwendig wezen zelf, en je
doet ermee wat je lust . . . Dan, de zichtbare, tast-
bare nkisi's of fetisjachtige dingen en doeningen
zijn legio: genees- en behoedmiddelen, voor het wel-
zijn van den mensch of voor zijn verderf ; zegenin-
gen en bezweringen en vervloekingen: uitwendige
teekens van menschelijke bedoelingen, dus iets van
den menschelijken geest, zooals bi j pilemba en an-
dere geplogenheden.

Zien we toch de negerwereld niet als een

muséum of rarekiek ! Het komt er bv. minder op
aan, of een volk zijn genieën verbeeldt in man»
nekes of posturen, hun krachten vasthoudt in pot-
ten of zakken of doozen. En wat kan het me sche-
len dat «fetisj» van «feitiço» komt? Een beefd
of iets anders is niet het wezen van den nkisi,
stelt enkel zekere geesten voor ( t^et aile), doch
hij is ongenaakbaar, al kan den fetisj, of hoe men
dat ook noeme, kracht worden bijgezet door den
daartoe gewijden of gedelegeerden fetisjeur. en al
kan hij krachteloos worden door ontheiliging of
eender hoe.

De opvattingen over de geestenwereld
zijn in den grond overal dezelfde. Wel heeft in
andere streken het maoïsme de bovenhand ; elders
is of was het de geodulie, eeredienst der numinosa . .
Op te merken is: dat het-verval op z’n inlandsch,
zou ik zeggen, sinds lang is ingetreden, ook wat
de wereldbeschouwing betreft. Al wat eenigszins
op een hooger plan stond—ik noem: Natuurkrach-
ten- en Streekgeesten- en Heldenvereering, en den
Huwelijksgeest,—is vergetea of vervormd; het la-
gere fetisjisme, de magia en anti-magia, onder
oude en nieuwe, zelfs europeesche of mahome-
daansche vormen, blijft of wordt vereenigd met
de < beschaving » en modem leven 1

L. Bittremieux, Mb»nge
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Procédure du Tribunal Indigène
d’après l’Ancienne Coutume.

Avant d’aborder les détails du sujet,
que nous allons traiter, voici, en guise d’in¬
troduction, une fable qui donne une idée
générale de la manière dont les indigènes
faisaient la justice. La fable s’appelle: bo
kôlé wà likambo, l'histoire d’une palabre.

Wali Tome. Wali akela bom’okae: kola
ifaka ko tokende ondambe nd’okonda; njotene be-
kombs bya otoko. Ko baokenda ende Tome. Bao-
kita nd’onkonda. Wali aoweta, aotana nsombo
nd’ifoku. Asanga: onsafoje nsombo nda lifoku.
Borne asanga: mpolange, Wali asanga: ontenele
nfete. Borne asanga: tena we mongo. Wali k’ao-
tena. K’aolubola nyama nda lifoku. Asanga: o-
nkeele bangonjo. Borne asanga: mpolange, kela we
erôngo. Wali k’aokela nk’omongo. Kaolambola,
asailga: tsiyele, totsw’ola. Ko baotambola nda
njela, baolola nda lisala. Borne asanga : wali okam
umba links. Wali asanga: mpolange. umba linka
we mongo. Borne ko aolumba, Aolambola ko ao-

B.tatela. Baotambola o la njela. Nk’anko bomongo
‘' Unko la nyama aoya, asanga: inyo loataki nyam'e-

nko nko? Nsolekanda l’iya. Loleka, tsiyele el’aku-
laka. Ko baoliyela, baokita nd'olongo bokio. Baoke-
ma lokole. Aoleta balimo ndats’akio: LotakariS,
tôle nd'otena nksls nkele, totefele litefela mposo,
lile nde tafeléke tjfeleke. »

Ko baotakana, baoluola. « Is’Ekila otseta
wena?* «Mpojwete mpampa. Nsokanda wali To¬
me, borne aoliya nyama ekam. wali aoliya linkondo
likam. » Ko wali Tome baoy’osangela balimo : « la-
ko, iso ntatsiya toma tokae. » Basanga: « afa ng’o-
ko, iso tofaea Tokaola, jeta nkanga ea mbondo ams-
je nsoso.» Nkanga k’aoya. Baofoma nkole la ngo-

mx Nkanga aolemba: «byoknko bya nkonyi, ko
wibka befale.» Nkanga aokola nsoso ife. Aokela:
« jwende aoliya nyama e’is'Ekila.» K'aomeja nsoso
kyx Nsoso mpe eafekwa. K’autbmBja emo; asa¬
nga : •< wali aoliya links. > Ko nsoso eofekwa. Kobas-
btswa lokuko, baoleta balimo baotswa lokuko. Ba¬
limo baolemba, bakela: « nyango Tana bakafa nse.
byandanda bekit'ola.» Em'elimo, isOmengs ake¬
la: « Is’e'Ekila e, tooloka likambo linko e : ooka-
nda wibi la lina, ko: ootaki o nko mpote, oyaki
olela Tekwakosa, k'oyaki osim’ona la lokoso. Li¬
kambo sskwa.» Is’e’Ekila ntalanga: «babtsi, o
tounel» Balimo basanga; <8, louna! Ebweji ea
ntaa wese wa mbwa, na ikam nsoso iTsks na ? » Ba¬
limo bauma baoketswana, basanga : « Ambya etu-
mba. W’okandaki wibi la lina. Wafute.» Ko afu-
taki benkama betano bya ngsb. K’aolambaka lo-
sako te: nsofit’aumb’aki Tekam. Lab borne la
wali ntabalonga likambo mpampa ; ntsin’ea bomo-
to okolaki nyama nda lifoku ko Is'ekila akaneiaki
o jwende osafolaki.
•

Une femme et son mari. La femme
d<t à son mari : prends ton couteau et par¬
tons, attends moi en forêt, pendant que je
coupe des tiges de bekombe pour tresser
des nattes. Et les voilà en route, elle et
lui. Ils sont arrivés en forêt. La femme ap¬
pelle son mari: elle vient de découvrir un
sanglier dans une fosse de chasse. Elle dit
à son mari : viens donc, enlève le sanglier
ici, qui est dans la fosse, Le mari répond :
je refuse. La femme dit: coupe-moi un bâ¬
ton. Lui de répondre: coupe-le toi-même.



Là-dessus elle coupe le bâton elle-même
et retire de la fosse le sanglier: Elle dit
à son mari : tresse-moi un panier pour en¬
velopper le porc. Mais il refuse: fais-le
toi-même. Elle se débrouille alors elle-mê¬
me. Elle porte le sanglier et dit: allons-
nous-en, rentrons au village. Ils se mettent
en route, et en sortant de la forêt, ils ar¬
rivent à un jardin. Le mari dit : femme,
coupe ce régime de bananes. Elle répond :
fais-le toi-même, moi je ne veux pas. Le
mari alors le coupe et l'enlève. Il le por¬
te en bandoulière. Les voilà de nouveau
en marche. Mais voici que le propriétaire
des bananes et 3e la bête passe dans te
chemin. Halte, dit-il, vous autres, où avez-
vous pris cette bête? Je vous surprends à
voler. Marchez donc, allons chez les anciens.

Ils retournent ensemble et sont bien¬
tôt arrivés à leur village. Ils font sonner
le tamtam et appellent les anciens. « Venez,
nous sommes en pleine dispute, délibérons
et tranchons cette affaires. N’oubliez pas
de venir, n’oubliez pas de venir. «Là des¬
sus les anciens arrivent. « Is’e’Ekila, .pour¬
quoi nous avez-vous appelés? » « Ce n’est
pas pour rien, croyez-moi. Je viens de sur¬
prendre cette femme et son mari ; le ma¬
ri a volé mon gibier et la femme a volé
mes bananes. » Le mari et la femme disent
là-dessus aux anciens : « Pas du tout, nous
ne l’avons pas volée cela n’est pas ainsi;
rous n’en savons rien. Appelez donc le
sorcier (nkanga) qu’il fasse boire du poison
?ux roules.» Le sorcier est appelé, et à
son a. rivé, on bat du tamtam et du tam¬
bour pour le saluer. Le « nkanga > se met
alors à chanter : « Toi qui te chauffes à
toute -sorte de bois indistinctement, tu te
chaufferas un jour au bois du bofale. °
Le n :anga prend alors' une poule. En di¬
sant; * L’homme a volé la bête de Is’e’E-

kila», il donne une pleine gorgée de poi¬
son à la poule. Celle-ci s’envole. Il donne
alors à boire à une autre poule, en disant :
« La femme a volé les bananes ». La poule
se sauve. Alors on se retire et on appelle
les anciens pour délibérer en privé. Les
anciens chantent entre eux : « La mère et

" l’enfant se sont partagé du poisson, leurs
éclats de joie arrivent jusqu’au village». 25

Là dessus, un des juges, Isomenge, dit :
« Is’Ekila, nous avons entendu cette pala¬
bre;; vous avez arrêté le voleur par la
trace du pied, et: celle qui a enfanté est
sans pustules, celle qui est venue prendre
l’enfant sur ses bras a des démangeaisons, et

* celle qui est venue louer l’enfant est cou¬
verte de gale! 3 5 Cette palabre, vous la per¬
dez! » Is’Ekila ne se rend pas à cet avis.
«Eh bien! nous nous battrons!». Les an¬
ciens 'disent : «Eh oui, battez-vous! La
feuille morte est pour la chèvre, l’os appar¬
tient au chien, qu’y a-t-il là pbur moi, *

poule?»0 Tous les anciens interviennent
en disant: «Cessez de vous battre.»

1 ) Tout bois n'est pas propre à être employé com¬
me bois de chauffage. La combustion du bofale
p. ex. provoque des démangeaisons. Il faut donc
^gir avec prudence et non pas inconsidérément. Le
manque de jugement a souvent des conséquences
fort désagréables.
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« Vous avez arrêté le voleur sur la
simple découverte d’une trace de pied.
Payez les donc.» Là-dessus il paie cinq cents
fils ' de cuivre et il dit désormais en guise
de proverbe: « j’ai gaspillé tout le cuivre
que je possédais. » Ce n’est pas pour rien
que le mari et la femme ont gagné la pala¬
bré; c’est, en effet, la femme qui avait en¬
levé la bête de la fosse et Is’ekila avait pen¬
sé que la bête avait été extraite de la fosse
par le mari.

Nous distinguons dans cette fable
une suite de faits, notamment, la découver¬
te du vol, la mise en accusation, l’audition
de la cause, l'appel au « sorcier », le ver¬
dict prononcé par le juge, l’indemnité im¬
posée à celui qui a perdu le procès. Nous
allons suivre cet ordre de faits pour décrire
toutes les opérations d’une action en justice,
et essayer de faire rassortir l’esprit qui do¬
mine et qui guide la procédure judiciaire.

I. CONSTITUTION D’UN TRIBUNAL

Le droit d’intervenir d’autorité dans
les litiges et les délits, appartient à la
racine du- groupe, ntsfn’ë’esé, c’est-à dire,
l’aîné du clan ou de la famille, le patriar¬
che, le représentant de tous les morts et
vivants de la collectivité, le propriétaire
du balai. Le balai est comme le faisceau du
licteur Romain, l’emblème de la justice.
Bo m6 n g ô bo n sa ns w â~le porteur du
balai décide d’un procès et c’est lui qui pro-

s’émpare des os. Pour la poule il ne reste rienl
C’est une affaire entre les deux parties: c’est à leur
profit que nous, juges, tâchons d’arranger l'affaire ;
nous n’y avons rien à gagner ; si vous n’êtes pas
contents de notre décision, débrouillez-vous; ne
pensez pas que c’est pour notre profit ou notre
plaisir que,nous nous fatiguons à rétablir la paix;

? nous ne sommes que des poules!

nonce le verdict. Il est assisté d’un certain
nombre d’hommes âgés, experts dans la
Coutume. Ceux-ci, les juges, s’appellent
balîmo, anciens, bilombé, prudhom-
mes, n k 6 n g a , juges. Parmi eux il y en a
qui excellent par leur éloquence et leur éru¬
dition, ce sont les t ondo 1 ô, n t é f e j i, b a -
sooli, qui interrogent les comparants, qui
dirigent le débat et qui puisent leur argu¬
ments dans la sagesSe des ancêtres. En de¬
hors des juges et des deux parties, il y a
des témoins m pé n a k i , pour confirmer ou
débiliter les dépositions du plaignant et du
prévenu, ainsi que des amis avocats, n sa b u
ou nsau , qui assistent au débat.

II. PROVERBES JUDICIAIRES, BASOMBO

Au cours du procès les juges font
souvent des démonstrations : l’un d’eux se
lève et fait une déclamation ou il entonne
un chant et se met à danser, tandis que les
autres, assis, approuvent par des exclama¬
tions ou accompagnent la danse et le chant.
Ces démonstrations semblent étranges à
l’Européen qui assiste à une session en pro¬
cès. Que signifient donc ces déclamations et
ces chants dansés ? Ce sont simplement des
manières impressionnantes et solennelles de
communiquer aux comparants les remarques,
les admonitions, les rectifications qui sont
jugées nécessaires à la bonne marche du
procès. Les juges n’inventent pas leurs
énonciations, ils ne débitent pas des obser¬
vations qui viennent de leur propre fond ;
ils puisent aux dictons qui proviennent de
leurs ancêtres, qui sont de tradition dans le
clan, qui traduisent la sagesse de la collec¬
tivité et qui sont connus de tout le monde
et écoutés de tout le monde avec respect.
Et c’est pour accentuer l’importance de ces
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énoncements, que les juges portent leurs
plus belles parures et agitent, en déclamant
ou en chantant, le faisceau, qui est l'insigne
de leur autorité.

Nous appelons les sentences, décla¬
mées ou chantées par les juges, des prover¬
bes judiciaires, baspmbô ou encore ba -
kékâ: Ntàsâmbàkà likambo lakô
b a k é k à. on ne juge pas une palabre sans
bakéka. 5) Parfois certaines de ces sentences
sont appelées besaké, communications
besîsé, ordonnances, beéko, lois, bekô-
1ô, morales de fable. Les besîsé sont des
lois qui ont leur origine en Dieu. Elles sont
enseignées aux membres du clan dès leur
enfance et personne ne les ignore. Ces bé-
sisé correspondent aux Commandements
de Dieu, tels que nous les apprenons dans
notre catéchisme, mais ils ne sont pas pré¬
sentés dans une forme pu dans un ordre
diterminé On les appelle besîsé bëkî
Mbombiândâ, les commandements de
Dieu et on dit; yofôfô, wofwaka:
Vous qui avez de la mémoire, rappelez-vous
( les Commandements. ) Quand quelqu'un
commet une transgression de ces comman¬
dements on chante, wôfêla bosisé b6-
kî Mbombiândâ, vous oubliez ce que
Dieu nous commande : aôbûng’osisé,
il a négligé le commandement. Le père et
la mère en instruisent leurs enfants et le
mari en fait la leçon à sa femme. C’est dans
un coin retiré ou dans le silence du soir que
les paroles de Dieu sont ainsi communi¬
quées et c’est avec un sentiment de respect
et de crainte qu’elles sont écoutées et con¬
servées dans les cœurs. Wânyâ n k ’ o 1 ô-
k o : c’est dans le cœur qu’on retient la sa¬

gesse. En voici quelques-unes :
totswâké nd’îbmbe y’ônto: n’entrez pas
dans la maison d’autrui;
tqtôlâké isé la nyangô: ne dites gps d’in¬
sultes â votre père ni à votre mère;

totûmôlâké mpaka: n’injuriez pas le vieil¬
lard ;
tofejâké lotômo l’îsé la nyangô: ne déso¬
béissez pas à votre père et à votre mère ;
ôkambake belemo: travaillez;
tofîtâké yomba y’ônto : n'endommagez pas
le bien d’autrui ; etc. , etc. ,

En dehors de ces bes i sé, il y a les
beéko et les bikosa, c’est à dire les lois
et les coutumes du groupe ethnique,
bôme la wàli ntâlenâkâ : le mari et la fem¬
me ne se séparent pas;
Jëngî lifôsile élakà nk’iwâ: le paiement de
la dot ne finit qu'avec la morf;
Lonjenja bmenga nd'îbüté, litûkâ jâ nkâna
ntâwéngéyâ: le légume bnjenje pousse ma¬
gnifiquement près des lieui d’aisance, (mais
vous n’en mangez pas), ainsi la.beauté de
votre sœur vous ne pouvez pas la marier
( il vous est défendu de marier votre sœur,
malgré ses attraits). «

b5na ntâangâkâ nsônyi éâ nyangô: il ne
convient pas au fils de causer de la honte
à sa mère. Etc. , etc. .

Dans les procès les besîsé et les
beéko ne sont pas rappelés à la mémoire
des intéressés, qui sont supposés les con¬
naître. Les proverbes judiciaires servent à
inculquer les suites sévères qu’entraîne la
transgression de ces lois, et c’est pour cela
qu’on les appelle aussi besîsé et beéko.
Ils sont adressés spécialement à celui qui a
perdu le procès, pour lui conseiller une meil¬
leure conduite. Mais plus communément les
proverbes judiciaires servent à diriger le
débat, à dénoncer les fautes commises dans
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les plaidoiries, à rappeler à Tordre le com¬
parant qui dévie, etc . .

On peut affirmer que le tribunal est
une véritable école, qui « aide à former la
conscience morale et qui détourne les hom¬
mes du taal en mettant sous leurs yeux les
suites lamentables d'une faute.

III. CAUSES JUDICIAIRES,
bitumo bya bakambo

Les causes les plus communes dans
les procédures judiciaires sont :
Njûndô, le remboursement de la dot, le
divorce ;
àtà. le paiement des dettes :
Bontémbô, la surprise en adultère ;
Libka, la sorcellerie :
Liyâ, le vol : l’atteinte à la propriété :
Bitumba, les rixes qui suivent les insultes,
les jalousies, les jeux, la distribution de la
nourriture, etc . . .

Le isé ou « père » du groupement,
quand on lui présente, une plainte, ne lac-
cueille pas toujours avec empressement.
Surtout quand il s’agit d’un litige entre per¬
sonnes parentes, ou entre mari et femme;
le premier mouvement du patriarche est .

d’essayer une réconciliation entre les par¬
ties et d’éviter une palabre publique. Bob-
ka likambo ntôsangél’éngambi : engambi
âkela, lôma: celui qui veut plaider une cau¬
se, qu'il ne s’adresse pas au patriarche,
car le patriarche lui répondra ; calmez-vous.
Le * père » conseillera le plus souvent de
s’entendre à l'amiable et d’éviter le scan¬
dale et les risques d'un procès. Réfléchis¬
sez, dira le « père » et rappelez vous le pro¬
verbe: mbuli aféndaka bosoki ô ju ju, àfole
ntando sisili ; L’antilope mbuli passe le
golfe en se jouant, mais quand elle arrive

au fleuve: arrêt net! Il est facile de se
tirer de petites affaires, mais on peut à
l’improviste tomber sur quelqu’un qui est
plus fort, et alors on ne s’en tire pes si
aisément !

Dans une affaire de divorce, la pa¬
triarche n’hésitera pas à tenir un long dis-
coursau mari, pour le dissuader de son
action et pour lui conseiller de reprendre
sa Femme. Voici une admonition de ce
genre. *

Il s’adresse au plaignant :
Is’e'Ekila ô! Père d'Ekila o! Njôka ndé
6, Jécoute, dites.
Wë ôyâki la twêngane, ôutâkâ la tswû-
njwane : vous êtes venu une première fois
en disant: faisons un contrat de mariage ;
vous revenez maintenant pourque nous pro-<
cédions au divorce.
Nkâsô, tsiso tsiso : soyez donc prudent, ou¬
vrez bien grand vos yeux Sur ce que vous
allez faire. Attention, des yeux, des yeus.
Etényi tolelo tolelo : quand on coupe une
chose en deux, on produit beaucoup de
limites, quand on divise un terrain, on
cause des démarcation^, quand le mari et
la femme se séparent, ils provoquent
aussitôt un nombre d’interdits dans leurs
communications : désormais on est seul
chacun, il y a un vide entre eux deux, ils
ne mangent plus ensemble, ils ne travail¬
lent plus ensemble, ils ne se reposent plus
ensemble, ils ne conversent plus ensemble,
etc . . .
Inkonko ifâ la ngonji : le mari cesse d’être
le support .de sa femme, et elle devient
comme un bananier que le premier vent
pourra renverser, parce qu’il est sans tuteur.
Mbôk’osikà, esang’otâlé, wàli âfôkolangé :
le chemin est long et la forêt entre les
deux villages n’en finit pas, quand le mari
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et la femme ne s'aiment plus.
Ël‘it51i l’elendela nsoso : d’un côté est
l’oiseau itâlî (nectarien), de l’autre se trou¬
vent les fleurs du bananier. Vous faites
comme cet oiseau; vous vous trompez dans
cette affaire. Le nectarien devrait se trou¬
ver sur les fleurs pour en sucer le miel.
El’ilâkâ l’ëtôngw’eleelo (l’ësa’ïâ bonkima):
d’un côté se trouve le cadavre, ailleurs
éclatent les pleurs (ailleurs on danse la
danse du décès ), C’est une erreur pareille
que vous commettez dans cette palabre ;
vous êtes à côté de la question.
Bonkônkômo oôsîja nkâsâ la nkomke, âfe-
tsa we la nâ ? : fourmi bonkônkômo, vous
avez mangé toutes les feuilles (de votre
arbre) et (encore) celles de la liane bok>
mbe qui pousse à proximité, maintenant
chez qui allez-vous demeurer? Comme la
bonkônkômo qui habite l’arbre du même
nom et n’y permet pas aux feuilles de se
développer ni aux lianes de croître à proxi¬
mité, ainsi sont certains hommes de carac¬
tère méchant et querelleur; personne n’aime
leur compagnie; tous les fuient.
Nkang’ë obé ntââtâk’îbngo: un homme mé¬
chant comme vous ne pourra jamais se con
stituer unè famille.

L’homme qui s’entend interpeller de
cette façon, en emporte une impression qu’il
est bien difficile à comprendre pour quel¬
qu’un qui n’a pas l’âme nègre comme lui.
Ce n’est pas la voix d'une personne plus
sage qu’une autre et d’une plus grande au¬
torité, qu’il écoute, non, c’est plus que cela,
c’est la critique de toutes les personnes
bien pensantes du clan, c’est la leçon des
ancêtres, la sagesse reçue d’eüx le long des
siècles. Celui qui l'écoute, y trouve la vie,
celui qui la méprise encourt le désastre.

IV. INSTRUCTION DU PROCES.

I. Dénonciation, litola.
La personne lésée porte plainte de¬

vant le patriarche de la famille ou du
clan, is é .

Vous avez bien compris, n’est-ce
pas, « père », comment les choses se sont
passées? Oui, dit le «père >, vous pouvez
partir, j’ai bien comprit.

f Ntasambaka likambô bomwa bomôkô * On
ne tranche pas une palabre d’une seule bou¬
che. Il faudra que j’entende la contre-partie.
Vous n’ignorez pas le proverbe qui dit:
Nseejâ ntâbîmisana, bojângâ ntôtényâkâ :
Aussi longtemps que les termites n’ont pas
zézayé, le filet n’est pas coupe. Aussi long¬
temps que les juges n’auront pas discuté
entre eux, les mailles qui enchevêtrent cette
palabre, ne seront pas démêlées. C’est le
bosooli qui sera chargé d’examiner cette
affaire et d'interroger les parties engagées.

2. Convocation, loelâ
Quand la date de la palabre a été fi¬

xée, un batteur de tamtam, I o k o1é, un télé¬
phoniste, boek y i, un huissier, est chargé

.d’annoncer la nouvelle et d’appeler les ju¬
ges à la session. Le téléphoniste se place
devant son tamtam, les deux bâton en main,
et commence par battre un rythme qui im¬
pose silence et qui dit en même temps la rai¬
son de sa diffusion (âkémya lokolé).
Il peut, en effet, s’agir d'une guerre, d’une
chasse ou d’une pêche, d’une naissance, ou
d’un décès. Cette fois, il y a question d'une
palabre, et le tamtam dit tu kb, tu ku, tu ku.

D'où vient ce message? Voilà une
question que les villages pourraient se po¬
ser. C'est pourquoi, quand il s’agit de par¬
ler au loin, le tamtam annonce d’abord son
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propre nom, comme qui dirait: ici X. qui
parle. Chaque grahd tamtam a son nom
propre qui est coçnu de toute la région. De
même aussi chaque clan, chaque individu a
son nom de tamtam, nkômbô éâ Jokolé;
par lequel on l’appelle quand on lui télépho¬
ne. Le tamtam, quand il envoie un message
en dehors du village, s'adresse à l'autre vil¬
lage ou au groupe de villages par le nom
qu’il porte sur le tamtam.

Ecoutons le lokolé qui convoque:
Tu ku, tu ku, tu ku, attention, voici une
convocation à une session du tribunal.
Balôngô safala téfélâ, benanga bâkolela ba-
kwôké foléfolé, iy

Sang qui-couvre-le-sol en flaques, ( •c’est le
nom du tamtam,- ) parle, les villages dési¬
rent t’entendre, qu’ils te comprennent bien
clairement ;
Nkâle basékâ Lotombola, bonanga wa folé¬
folé.
Vous, les Nkole, qui êtes descendants de
Lotombola et dont le village se trouve en
clairière;
Lotàkànà lotâkânâ,
Rassemblez-vous, réunissez-vous;
Tekendâké elingâ l’enjâlé,
Ne vous rendez pas au fleuve pour la pêche;
Tekendâké tokilingonda.
N’allez pas au fond de la forêt;
Tôlanga ndé banteke wâ litéfélâ mposo.
Nous convoquons une réunion pour discu¬
ter d’affaires;
Bekôlôngo, basêkâ Lonsômbé,
Vous Bekôlôngo, descendants de Lonsô¬
mbé ;
Lonkaka basékâ Mpunji,
Et vous Lonkaka, descendants de Mpunji;

6) Les virgules indiquent les points de repos entre
les diverses phrases de la communication au tam-
tam.

Bokolokoso wâ jwende bôkitâkâ likongâ
la nguwa,
Hommes ardents qui portez la lance et le
bouclier :
Bilimo bibtâkâ ngilâ,
Vieillards qui portez vos couvre-chefs
en fourrure de singe ngilâ:
Loyâkâkâ loyâkâkâ,
Venez donc, venez donc;
Bonteke wâ litékelé,
La session est en effervescence ;
Likambo liBongé l’ôsâmba,
La palabre ne réussit pas à se faire ré¬
soudre ;
Lile ndé bfeléké bfeléké,
Elle s’embrouille de plus en plus;
Losîla fê fê fê.
Quittez tous, absolument tous;
Nk'ôtsikala nk’ôtsikala,
Que personne ne reste, personne:
Loyâkâkâ loyâkâkâ,
Venez bien tous;
Bolemo wâ lokolé ntâlekôlâkâ lokûto,
Le travail auquel le tamtam vous appelle
ne permet , pas de retard.
Ko. C’est fini.

Bolongô bôlôbôlô bôBongé lingâ-
ngola,
Bracelet de fer si fort, qu’il ne se laisse
pas redresser; (-C’est le nom du village
sur le tamtam.)
Loyâkâkâ la nkésâ la nkésâ.
Venez de bpn matin, de bon matin;
Bakambo bâfâangé lisâmba,
Les palabres ne sè résoudront pas sans vous ;
Baie ndé bfeléké,
Elles sont embrouillées;
Loyâkâkâ tôlaloônda,
Venez, .nous sommes ici à vous attendre ;
Tolimo tsâ tséko tombelembele.
Vieillards qui portez vos sièges avec vous
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' et qui ne travaillez plus ;

Tôlôtâkâ ngilâ,
Vous qui portez votre chapeau de four¬
rure ngilâ ;
Losângôlâbâ tokâkâ,
Levez vos pieds (pressez-vous) :
Bondambâ bôtàôlâkâ tnléngé la nkâla.
Troupe puissante d’éléphants, qui attaquez
les lianes épineuses.
Balenge armées de griffes, (c'est le nom
du village dont les gens passent en bous¬
culant à travers tous les obstacles et ne
laissent que des ruines sur leur passage ):
Loyâkâkâ, bonteke wâ litékelé,
Venez, notre réunion est en effervescence ;
La nkésâ, la nkésâ lotsô l’otsô. tôsanga-
na tôsila fêfêfê.
Dès le matin jusqu’à la nuit on est venu
se rassembler et nous sommes tous ici:
Tôfôlangé loküto jâ teketeke,
Nous ne voulons pas que cela traîne en
longueur ;
Tsikyâké lokolé ekûli,
Ne discutez pas avec le lokolé ;
Lokolé bsokn lôsôsila.
Le tam tam ne vous dit que cela : il a fini
son message;
Tokâkâ tsëmi la mbôka,
Nos pieds se sont déjà posés dans la route ;
(nous sommes pressés, nous voulons aller
en voyage )
Loyâkâ fêlé, tôlanga tôtefele.
Venez donc, s’il vous plaît, nous désirons
nous entretenir;
Ale jôi jâ nkakâ nkakâ,
C'est une affaire très compliquée;
Tsikâkâ lisolô foôlôfoôlô,
Cessez vos entretiens nombreux ;
liâkâ likàkà ndâ mbôka.
Posez vos pieds dans le chemin.
Si le message n’a pas été compris, les gens

répondent :
Totôi tôkakala, tôfôke mô.
Nos oreilles sont en suspens, nous n'enten¬
dons pas bien.
Si le message a été compris, ils répondent:
Tsutâké lîtéfela, tsutâké linsangela, ûsôka
ndé foléfolé.
Ne recommencez pas à parler, nous avons
entendu votre message très clairement.

3. Ls session, etakanelo.
Les anciens se réunissent, soit dans

un portique, adhérant à la maison du chef,
soit dans un hangar, près de sa maison,
soit sous un arbre 1o k u m o. L’endroit du
tribunal s’appelle Isâ n j â 7 ). Tous les no¬
tables portent leur accoutrement de grandes
circonstances: leurs ceintures de cuir, gar¬
nies de fourrures’de léopards, de chats sau¬
vages et de singes; une gaine travaillée
de cuivre et portée en bandouilière, lais¬
sant voir le manche décoré d'un coutelas ;
des colliers de dents de léopard et de cor¬
nettes de médecine, au cou. Ils sont habil¬
lés d’une grande pièce de raphia qui pas¬
se entre leurs jambes, et retombe en panta¬
lon bouffant. En main ils tiennent d’un, côté
une lance, et de l’autre un balai, qui est
le signe de leur autorité. Ce balai est un
faisceau de tiges, côtes latérales de la feuil¬
le du palmier qui sont serrés dans un tres¬
sage en jotang. Chaque vieillard porte
avec lui son siège, le ye k 3, qui est une
branche de parasolier à prusieurs fourches,
entre lesquelles il peut s’asseoir. Ces vieil¬
lards sont les juges. Durant la session ils
restent assis en demi cercle autour du prési-
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dent du tribunal. Quand celui-ci arrive,
les juges chantent ses louanges, tout en
l’invitant à la prudence *

IkSké bolanga w’ome Sfôkwâ liko, ôfôtsi-
kela bololé mpifo . Soyez prudent, bolanga
mâle ( la chenille qui marche en tête de la
procession) afin que 'tons ne tombiez d'en
haut et que vous ne laissiez votre autorité
à un imbécile.
Boônâ wà mbilé ëkawe ekeké eôliela : che-
nille bôônâ du midi ( quand le soleil brille
de sa pleine splendeur ) votre temps est ar¬
rivé. ( cette chenille descend de l’arbre pour
se chrysalider en terre et le fait en plein
midi ).
Mpenye ô fefe, mpala fombô fombô : ce
qui cloche va être complètement arrangé,
le mystère va s’éclaircir.

Le président souhaite la bienvenue
à chacun. Les notables repondent en lui
demandant son losako, sa devise, et lui,
â son tour, demande la leur. Iny ané ô ?
Vous voici donc ? O ndé o. Mais oui !
La tosangô iny’âné ô! Bonjour à tous
ici ! Ek’inyô nkô nsango e ? Il n’y a pas
de nouvelles chez vous ? O ndé: ék’ïsô ô
ko ko ko, ô. byà byà; tôfa la nçango e!
Oui, il n’y en a point ; chez nous tout est
en paix, tout est tranquille ; nous n'avons
pas de nouvelles !

Fafâ ( bokulaka ) losako! Père ( sei¬
gneur ) je vous souhaite le bonjour ( en de¬
mandant la devise ). Kâmbakâmba aômbé-
kola : Celui qui ne fait que me critiquer
me salue. Wë lôke ? Toi la tienne
( c. à d. ta devise en guise de salut ). Ifeifsi
ofénjaka njàlé l’otsô: la luciole traverse
le fleuve pendant la nuit, avant qu'il fasse
jour ( elle est diligente, malgré sa taille
infime et veut arriver au champ de façon à
pouvoir commencer son travail dès l’aube ).

Le : wë 16kë, passe ans! â chaque juge et.
chacun y répond par sa devise.

Pendant ces formalités, Une foule
de curieux s'amène pour assister au pro¬
cès: les uns s'accoudent à la balustrade
ou s’appuient à une colonne, les autre
s’asseyent à une petite distance, et ont
apporté avec eux un petit travail, à main.
Tous ces gens, sans cesser de parler entre
eux et sans arrêter leur travail, ne laissent
échapper aucune phase de la palabre : plus
tard ils sauront, reparler du procès dans ses
moindres détails.

4. Instruction, losambo.
Discours et chants d’entrée. Le président
du tribunal adresse un discours au public.
II impose d’abord le silence: Mpônyô-
ngôli sânja: aigle, pousse ton cri! Nkoi
kumbâ : léopard, attrape ta proie! (Il fait
ainsi allusion à la responsabilité qu’il
porte 8’Il fait ensuite une exhortation : Une
palabre n’arrive jamais toute seule ; il faut
deux personnes au moins pour créer une
affaire. Le 1o k u m o ( Ficus ) ne pousse pas

*s’il ne s’enroule autour d'un arbre: lokumo
ntâsekwâkâ liko nk'ôlingama l’otâmbâ.

Celui qui triomphe dans unè plai¬
doirie et qui cause la perte du procès à un
adversaire redoutable est comme la lame
d'un rasoir qui fait une entaille dans un
arbre dur sans même s’émousser: efakala-
ka é’ ekengo ekotâkî botûna mpôtâ, bke-
ngo nkô yongwa.

Les palabres arrivent souvent com¬
me ceci : Hier nous allions ensemble cou¬
per des feuilles de palmiers, et nous ne t ous
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sommes pas disputés : tôôtswâ ng3nj5ng>
njo totâséânâ. L’affaire a pris une mauvaise
tournure et voici qu’aujourd’hui nous man¬
geons des légumes n d o m bo amers et nos
dents sont devenues rêches.

Quand vous êtes à la chasse com¬
mune, tenez-vous du côté qui vous est as¬
signé, dans votre propre groupe; quittez
l’aile droite, passez à l’aile gauche (qui est
la vôtre ), c'est là que les lances (pour abat¬
tre le gibier) ne rencontrent point d’empê¬
chements : ima nd'élôme, lekâ nd’îâjî : éfâ
balongâ nsâkako é nd’îàji. Dé même ne
faut-il pas s’approprier le bien d’autrui, ni
tâcher de faire valoir des droits dans un
autre groupement, mais plutôt rester à sa
place.

Que celui qui n'est pas impliqué dans
le procès ne s’en mêle pas. Que celui qui
se présente comme témoin ne parle pas de
parti-pris, qu’il soit impartial : tokelâké eke-
ngôkwâ.

Que celui qui veut s’en tirer par
des détours et des mensonges sache qu'il
tombera quand même dans le piège, tout
comme l’épervier qui tourne en l’air au des
sus des arbres à 1 abri des flèches, mais qui
se fait prendre dans le lacet au-dessus de
son nid : nkômb’âlémba : wambDlémbe: wi-
fotâa nd’îfofé yà likutsu.

5. Audition, iisolô, babk?.
Le plaignant est appelé. Il se place

devant'les juges. Il détaJle son accusation
d'une voix indignée et avec force gestes,
s’appliquant à taire impression sur les ju¬
ges. Ceux-ci sont dignes et calmes. Quand
ils ont une remarque à faire, l’un d’eux
entonne un chant et les autres lui répon¬
dent en répétant une partie de ses paroles.
Le prévenu est invité à- prononcer sa dé¬

fense. Un nsabu, âvoeat, vient se placer
à côté de son client et renforce ces paroles.

Les témoins sont appelés à produire
leurs dépositions. Les juges interviennent
pour diriger le débat. Voici un plaideur,
qui parle avec éloquence et pertinence. Le
défenseur va avoir dur a s’en tirer. Les ju¬
ges le mettent en garde. L’un d’eux chante:
Iwawa aôkolandé, wotsitola = Un insecte
rampe sur vous, tâchez de le secouer. Wo¬
tsitola = secouez-le, répondent les autres ju¬
ges en choeur. Un homme a perdu une pre¬
mière palabre; il se défend si mal, qu’il
risque un second échec. Le juge lui chante :
Mbela ë«î josô éfonda, oyûmbé nk’ùmbà =
Les noix que vous aviez cueillies ont pour¬
ri dans l’auge et vous êtes encore en train
d’en cueillir de nouvelles. Tâchez, au moins,

que celles-ci ne pourrissent pas à leur tour.
Quelqu’un a plaidé mal et avec cela il se
met en colère et lance des menaces. Le
juge, dégoûté, se lève et chante: Njôwâ
l’ompcle o. Bondenge boôbûnya nkingô =
je meurs d’ennui, j’en ai assez. Je suis com¬
me l’oiseau indenge qui laisse tomber sa
tête, et qui a le cou cassé. Quand quel¬
qu’un plaide bien, nous autrea juges nous
imitons le martin pêcheur et nous expri¬
mons notre approbation en clignant de la
tête. Mais quand celui qui plaide s'en ti¬
re mal, notre cou se raidit et nous pen
chons la tête comme des personnes fati¬
guées.

Quand les juges soupçonnent que
le coupable s’est trouvé sous l'influence d'un
troisième, ils signalent la chose dans leur
chant: Bâbunâki risôngôloénol’6yôsangé=
Ils se sont battus, parce que l’nstigateur
(Isôngôloénola) les y a poussés. Isôngô-
loénala est le bâtonnet qui soulève, le le¬
vier et, au figuré, l’instigateur (isôngô = bâ-
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tonnet, bénola = soulever).
Quand le plaignant se défend mal,

le chantre dit: okôs’olîkô, ôâla nd’âliko,
ôyâsélé ô lïs’eonda- Vous tirez sur la lia¬
ne pour la faire tomber, en regardant en
haut, c’est ainsi vous attrapez vous même
de la sâleté dans les yeux.

Pour encourager un plaideur qui
semble se troubler parce qu’un vieillard, fait
des gestes menaçants avec son balai, on
chante: sekâ ô kye, téna tsiokotso, enga-
mbi âkosasimoja, ntôloté, ôlota wanganga-
lo wà lolé : Courage, riez à l’éclat, défen-
dez vous, taillez donc dans cette affaire:
le vieux essaie de vous effrayer, n’ayez pas
peur, c’est sa barbe énorme qui vous fait
trembler.

Ces débats, comme on voit, peuvent
être très agités : et un étranger qui ne con¬
naît pas les coutumes et les manières, crain¬
drait le pire quand il .verrait un plaidant
se démener en branlant sa lance ou cou¬
pant l’air de son couteau.

V JUGEMENT.

1° La délibération: lokûko. Quand
l’affaire a\été suffisamment débattue, les ju¬
ges réclament le paiement des frais du
procès, ils exigent que les parties leur ver*

sent les « pieds et les balais, » c’est-à-dire
les frais de déplacement et de justice: Baô
létsa bakâkâ, baôlétsa bensaswâ. C’est d’or¬
dinaire un konga = anneau en cuivre, par
personne. Quand les paiements ont été ef¬
fectués, les juges renvoient tout le monde
en disant : lolekâ, tôtswe ndâ nküko tswâ-
nge wàngo: Partez tous, nous voulons être
seuls pour délibérer.

Une fois seuls, le président deman¬
de à chacun des juges son opinion sur l’af¬

faire. L’un dit: je donne tort â tel et je
donne gain de cause à l’autre. Le prési¬
dent lui demande le pourquoi de ce juge¬
ment. Chaque juge se prononcé à son tour.
Alors ils discutent ensemble et éclaircissent
leurs doutes. Enfin le président dit le der¬
nier mot et décide du verdict.

2’ Verdict: Boseka wa likambo.
Maintenant les intéressés sont rappelés en
scène. Le président se lève et s’écrie:
Ntômb’éanga iyé. Ntomba d’Eanga écou¬
tez ( A supposer que le procès a lieu chez
les Ntomba d’Eanga). Tous répondent •

lye, nous écoutons.
Bonkéma iye. Troupe de singes, écoutez,

lye, nous écoutons.
Inwenwë = pincé de plus en plus.

Réponse : nwë = pincé ! Nk’ëonda = juste
sur la plaie (ou: sur le délit). Réponse:
baa- bien tapé!

Le président évoque tous les nota¬
bles de la tribu des Ntomba d’Eanga, les
morts comme les vivants. C’est dans cet¬
te atmosphère qu’il . prononce le verdict.
C’est au nom de tous, morts et vivants,
vieux et jeunes, qu’il va décider que tel a
gagné le procès et que tel autre l’a perdu.91

Il dit : bëndângâ nkâsà, byiji bàfée -
ce que décident les feuilles, les racines l’i¬
gnorent. Ce que les juges ont conclu, les

9) En évoquant tous ces membres de la tribu, le
juge nous semble plutôt s'adresser à eux et les
prendre comme témoins de la façon dont il rend la
sentence en toute droiture et justice, conformément
aux besisé et aux beéko, transmis par les
ancêtres pour le bien de tous. On ne peut pas le
considérer comme un a procureur de la république ».
comme un porte-parole de la communauté. Il appli¬
que l’ordre du Créateur ; dans ses principes et leurs
applications; il représente Dieu et la chaîne des
intermédiaires: les ancêtres, et cela même lorsqu’il
ne les invoque pas nommément (G. H>)



parties du procès ne le savent pas, mais
je viens vous l'annoncer.

Il invite un indolô (juriste) à réci¬
ter des basombô ( voir ci-dessus). Celui ci
se lève et, en chantànt et dansant, il dit
des proverbes judiciaires, auxquels les au¬
tres juges répondent en refain.

Nkôngoli éy'ilingô, bosek’akûmba ;
nkôngoli éy'ilingô.- Réponse: bosek'akûmba
o!= Comme un mille pattes qui fait des
détours en marchant, ainsi est une amitié
qui n’est pas droite. Quand les gens ne
s'entendent plus, ils n'agisssent plus avec
droiture ; leur amitié change en fourberie.

Lisesengana Hfa l’oâki.- R.: lifa l’oâ-
ki o! - Une affaire est embrouillée parce
qu’il n'y a personne pour déterminer exac¬
tement les faits. Bëkelâk’émi, jwënaka.- R.:
jwënaka o! = Ce que je fais, regarde le!
Nous autres, juges, ne cachons pas nos
actes. Regardez comment nous traitons cet¬
te affaire sérieusement et avec justice.

Ikokel’ônto, wànyâ nk’olôko.- R.:
wànyâ nk’olôko e!= Ce qu'on dit, ne le
croyez pas de suite; réfléchissez d’abord
dans votre coeur qui vous enseignera la
sagesse, la façon qu'il convient de vous
conduire. Même si nous, juges, vous con¬
seillons, réprimandons, etc. examinez d’a¬
bord nos paroles dans votre coeur ; n’exé¬
cutez pas simplement nos ordres par con¬
trainte ; lorsque vous en aurez reconnu le
bien-fondé, soumettez vous avec convic¬
tion, corame il sied à un sage.

Aôlikw’itâmbâ !- R.: aônÿoma lonke-
nde : if a glissé de l’arbre ; il pétrit la boue.
X. a produit une plaidoirie pleine de men¬
songes : le voilà tombé dans la boue.

Etûmola w’ëngambi; - R. : tolelâké
nk’ôlela! = Quand vous offensez un vieil¬
lard, gare aux pleurs qui viendront après!

Otûlâky’ôlembo ; - R.: oômananga-
na I = Vous avez fabriqué de la glue ; main¬
tenant vous collez 1 Vous avez voulu in¬
tenter malgré tout un procès, chose tou¬
jours aléatoire; vous voilà pris à votre pro¬
pre rancune.

Kûnûmwél’éngondô,ôsiïe ntôlo.- R.:
ôsile ntôlo = Heurtez rudement un arbre
engondô et sûrement vous vous blesserez
la poitrine (le tronc de cet arbre est cou¬
vert de grosses épines).

Le président ( bolengoli ) se lève: il
dresse son balai et l’incline vers le gagnant
(aôlumbela Sôngôlô bonsaswâ). Sôngôlô,
dit- il, oôlônga likambo, balâ botôkô. bokë
= Songolo, vous avez gagné le procès, voilà
vos cendres l-Fakala, dit il à l’autre, wë
oôkwé likambo = vous, Fakala, vous avez
perdu le procès. (Songolo et Fakala sont
deux nomsindéterminés, comme qui dirait
X. et Y.). Là-dessus les juges frottent avec
les cendres le dos du gagnant.

Après, cette déclaration le président
invite un indolô à exhorter les deux parties.
Le juriste, en se tournant •vers le gagnant,
chante:

Elông’éâ wëngé, ëki lokolo oféndâkâ
mbôka = C’est la victoire de l’arbre we-
nge quand la jambe a voulu traverser le
chemin. L’arbre wenge porte de grandes
épines sur le tronc. Celui qui a marché
sans précautions dans le chemin qui passe
à côté de cet arbre, n’a qu’à s’en pren¬
dre à sa propre imprudence. Votre adver¬
saire n’avait qu’à vous laisser en pafx.

Ombise ngôla njôlônga = Vous avez
le droit de dire: frottez-moi de poudre
rouge, j’ai gagné.

Tokelâké elônga ëki mbonjû = Ce¬
pendant, n’abusez pas de votre victoire,
comme a fait l’arbre mbonjü. Vous savez
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qu'autrefois il était l’arbre le plus droit de la
forêt, mais ayant gagné un jour un procès,
il a, l’exubérance de la joie et la gloire
de son triomphe, tant dansé qu'}l en est
resté tout tordu!

L’indolô apostrophe ensuite celui
qui a perdu le procès, et il chante :

Ofaéna mbôka ëlekâ wë = vous ne
verrez pas le chemin par où vous passez.
Si vous aviez réfléchi, vous ne vous seriez
pas exposé à ce danger.

Nyama lokendo, ilônga l’okisânsé
= l’animal se promène, le piège reste
en place ; cependant, un beau jour, l’animal
s’y fera prendre. Ainsi le mal finit toujours
par être puni.

Onko ndé bosâkâ boki ulu = Vous
êtes tombé dans la soupe comme la tortue
en visite chez le ngilà. Ce singe auquel
elle avait joué un mauvais tour, lui a
rendu la pareille.

VI. PEINE. INDEMNITE.

Nyongo, mbalaka. On demande au
condamné son acquiescement: bâsâmba
ndanga ; on l'invite à arracher la lance qu'un
des juges a plantée en terre ( lubola nda¬
nga), pour manifester son accord avec la
sentence.

Après que le président a adressé aux
parties ses félicitations et ses reproches,
il reste à dédommager la partie lésée. Celle-
ci est consultée pour savoir ce qu’elle
réclame du coupable. Le président d’accord
avec les juges, se forme ensuite son
propre jugement et ordonne au condamné
de payer au gagnant tant d’objets de cuivre,
de fer, d’étoffes, de vivres, d’animaux do¬
mestiques.

Si le condamné n’a pas les moyens

de payer, on lui dit : tsûta la nkésâ, ùko
lilçafo lionga = nous reviendrons demain ma¬
tin, lorsque le partage pourra être réglé.
Ou bien: lémbôlâ bonséngé, nyongo nd’e-
ke mongo : Défaites votre ceinture, c’est
à vous de payer avec ce que vous avez.
On lui enlève ses habits, ou encore sa
maison, ses champs. Si l’indemnité est ex¬
cessive, où transfert le condamné comme
esclave à celui qui a gagné.

VII. APPEL.

Le condamné ne se contente pas
toujours du verdict qui est prononcé con¬
tre lui. Il peut alors se battre avec son ad¬
versaire et insulter le juge qui l'a condamné.
Si ses protestations ne sont pas une révolte
momentanée contre les peines qu’il va en
courir, mais qu’il est bien décidé de se défen¬
dre jusqu'au bout, il en appelle à l’épreuve
du poison, (efomi, nsâmbâ bokungû
mbondô) ou il demande à faire un serment
d’innocence en arrachant le bosôngô.

A son instance donc on plantera en
terre le bâton bosôngô, qui est une pièce
traditionnelle, ayant appartenue aux ancêtres
et qui représente l’autorité; cette pièce ap¬
partient autant aux morts qu'aux vivants,

et si celui qui veut l'arracher de terre, peut
tromper les vivants en faisant un faux ser¬
ment, il ne peut pas tromper les morts et
ce sont ceux-ci qui se vengeront de lui.
D’ailleurs les indigènes sont persuadés que
celui qui est coupable ne réussit jamais à
arracher le bosôngô, parce que, en son
cas, les esprits le retiennent en terre, pen¬
dant qu’il essaie de l’enlever.

Une autre épreuve est celle du feu.
On creuse un puits et on le remplit de co¬
pal qu’on allume. Là-dessus on met une
jeune feuille de bananier, sur laquelle le



$4 •*

1 condamné doit passer et repasser. S'il sort
indemne de cette épreuve, son innocence
reste prouvée. Cette épreuve est appelée
e.t umb o=épreuve du brasier.

Au cas où le condamné refuse d'ac¬
cepter le verdict et qu’il ne veut subir au-
cune épreuve, il est bafoué par la foule et
on lui inflige les plus sévères punitions.

Nous n’avons pas l’intention de dé-
crire les peines infligées dans les procès.
Avouons pourtant qu’elles étaient sévères.
Pour l’adultère surtout et pour le vol, les
dédommagements comme les punitions é-
taient extrêmes. Un homme qui surprend
un autre avec sa femme, pouvait tout sim*
plement le tuer. Ce n'est que quand il était
clément, qu’il se contentait d’exiger 20 ou
40 valeurs, à moins que ce ne fut un pa¬
rent, auquel on ne réclamait qu’une poule.
La femme, coupable d’infidélité, n'échap¬
pait pas non plus à une sévère punition.
Son mari, emporté de colère, pouvait lui
ouvrir le dos, d'un coup de son coutelas
tranchant; il pouvait frotter de piment les
parties intimes de son corps, ou encore il
pouvait la mettre à nu devant un public la
huant et l’insultant. ,

Un voleur pouvait lui aussi être con¬
damné à d’atroces tourments et même à la
mort. Le proverbe disait vrai: likambo la

« njala. bobtsi ôêtame la njala = un procès ou
la faim, mieux vaut aller se coucher avec
sa faim; car celui qui se couche avec un
procès, ne récupère plus le sommeil, parce
qu'il se sait menacé de devoir mourir datés
la honte.

Pour le vol ou pour l’adultère on
paie un n yon g o; pour un meurtre, ou une
mutilation on paie un mbâlaka. Quand un
homme a commis un meurtre, qu’il a fendu
un autre avçugle ou invalide, le juge pro¬
clame : ntâkenjàkâ liembe life nd’Sknl’àmi-
ko=on ne transporte pas deux cadavre dans
une même journée ; vous avez tué un hom¬
me, nous n’allons pas vous faire mourir;
vous avez aveuglé quelqu'un, nous ne vous
crèverohs pas les yeux. C’est donc une réac¬
tion contre le talion. On se contente alors
d’imposer une forte indemnité pour apaiser
les cœurs des parents de la victime. Souvent
le coupable ne voit pas d’autre issue que se
constituer l'esclave de ceux qu’il a lésés.

j- Ed. Van Goethem,
Vie. Apost. Coq.



—9J-

Over het dialekt der Boyela.

Dé Boyela vormen een tamelijk
grooten tak der Mongo. Zij wonen aan den
Hbvenloop der Evenaars rivieren, in drie
blokken : 1 ) aan de Opper-Tshuapa, van af
de bronnen van de Bokombe (rechter zij-
rivier van de^Tshuapa) tôt aan de grens
van diStrikt van de Tshuapa; 2) geo-
graphisch daarbij min of meer aansluitend:
de Bambuli-Balângà, denkelijk versant met
de Balângâ van de Tshuapa gr _>ep en wo-
nend tusschen Tshuapa, Lomami en Luala-
ba; 3) een groep op boven-Lomela en
boven-Salonga.

De Boyela worden door vreemden
vefelal Bakela of Akela genoemd (waar-
vandaan denkelijk de naam Ikela gegeven
aan den staatspost op de Tshuapa).

Het dialekt waaiover de volgende
regels handelen is dat van de Boyela van
de Tshuapa. De notas werden genomen
op de scholen van Bondombe en Ikela, bij
leerlingen afkomstig van de Bankanja-Mba-
lâ, de Likolômwâ, de Bokétsi, de Sônjo,
de Endé Tusschen deze onderstammen is
zeer weinig dialektisch verschil. Wat de
andere blokken Boyela betreft, de Ekûkû
van de Lomela verschillen ook weinig van
hunne broeders der Tshuapa, te oordeelen
naar een woordenlijst die ik opnam in 1927.
Van de andere groepen is me niets bekend,
tenzij grammatische notas over de Bambuli
die me werden gezonden door E. P. Sta¬
nislas, C. P„ en waaruit blijkt dat deze groep
gebruik maakt van een gansch ander
dialekt.

Over het algemeen sluit het dialekt

der Boyela waarover we hier handelen zeer
nauw aan bij het Noord-West dialekt der
Mongo (lonkundô, ook soms lokoté ge¬
noemd ). Het staat er dichter bij dan andere
dialekten die er geographisch minder van
verwijderd zijn..

Wij kunnen niet aile verschillen aan-
1 geven met het Noord-Westelijk hoofd-

dialekt; daartoe hebben weonmogelijk aile
gegevens kunnen verzamelen. Verder zijn
verschillénde zaken niet uitgewerkt. We
geven dus slechts een algemeen overzicht
en de voornaamste afwijkingen.

De hier volgende gegevens zijn
natuurlijk niet onaanvechtbaar. De bronnen
onzer inlichtingen zijn zeker wel in groote
lijnen betrouwbaar; doch gezien de om-
standigheden van personen en plaatsen is
het vanzelfsprekend dat er vergissingen
zijn gebeurd ; de méthode van onderzoek
liet geen betere uitkomsten toe, zooals
duidelijk is voor ieder die dergelijk werk
heeft aangevat.

Nochtans hopen we dat anderen die
onder Boyela werken eenig nut mogen
hebben aan deze gegevens en ze zullen
verbeteren.

Waar wij verwijzen naar het hoofd-
dialekt, gebruiken we de afkortingen: Nk
(undo) en Pr(aktische) Gr(ammatica).

KLANKEN.

ng is steeds ten voile de velare na-
saal ng +stemhebbende velare explosief g.

u wordt soms tôt i ( Pr. Gr. bl. 1 ) ; bv.
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ûta = îta: inpakken. / -

nd gaat soms over tôt n ; bv. be-
zitswoordje nda = na = van.

m valt gemakkelijk weg vôôr b.
Dit verschijnsel schijnt af te hangen van
de onderdialekten. Zoo hoort men het in-
fix mbo (zie verder, werkwoorden) naast
bo: de weggevallen m wordt vervangen
door een glottale explosief. Hetzelfde
verschijnsel hoort men bij het wegvailen
der n in het woord nkô = waar? Dit ailes
geeft op het gehoor een indruk die doet
denken aan de uitspraak der Batswâ der
streek van Bokatola.

Tegenover het wegvailen der m
staat het invoegen van een m wâar andere
diaiekten ze niet hebben : bv. bombé =
slechtheid (Nk. bobé,).

Het wegvailen der b (Pr. Gr. bl. 7)
blijkt in het loyelà verder gevorderd dan
in de meeste diaiekten. Bv. étama = gaan
slapen ( Nk. bétama, doch in de streek van
Basankoso ook: étama ): ôta = baren ( Nk.
bôta, doch ôta wordt reeds gehoqrd in
Bokuma ): âta = bezitten ( Nk. bâta ) ; ânga
= vreezen ( Nk. bânga) ; anga = beginnen
(Nk. banga); ïka = Jeven ( Nk. bïka); una
= vechten (Nk. bup>); enz. -Hier kan ook
invloed zijn van de nabiAigè Bongandô,
die ook nog al goochelen met de begin-b.

Zelfs in naamwoorden komt het.
wegvailen der b voor. Bv. wàlâ = een boom-
soort, Pentaclethra X Nk. boâlâ); het ver-
kletnwoord yulûlû, van: lolû = slaapkamer
(Nk. loulû of lobulü); het mv. behoudt
echter b : mbulû of bebulû.

j komt veel minder voor dan in
Nk. In één gevil hoorde ik dezen klank ver¬
vangen dpor te (stemlooze postalveolare
affricaat ) in : likontei = paal ( Nk. likonji ).
Dit is een normaal verschijnsel in het d'.alekt

der Ekota ten 0. van Bokote.

ELtSIES.

De elisies komen in de spreektaal
veelvuldig voor. Er bestaan een paar eigen-
aardigheden :
De omwisseling van lo tôt e komt niet vooç.
L valt gemakkelijk weg in de prefixen lo
en li. Daarbij treedt dan een eigenaardig-
heid op die ik nog in geen enkel ander
dialekt heb opgemerkt. De uitgangen e, i
en o worden met de volgende i verbanden
door a. Hetzelfde geldt vôôr o. Als a
voorafgaat wordt deze dus lang. Wat be-
treft uitgang u bevatten mijn notas slechts
een geval vôôr lo. Voorbeelden:
luli lifoko wordt: luli a iBka^één veder;
jôi likô: jôi a iki - dat i îifôi line .’ li-
tôny’a iÿé = dit oor ; IjlôO likô: litôo a ikâ
- die kleederen ; onsômbélâké likûtsu: ônsô-
mbélâk'â ikûtsu - ga voqt me kalebassen
koopen.
lofanjé bné wordt: lofanjé â oné = deze
zijde,; oleki bfosn : oleki â obso = je maakt
te veel lawaai : lokolo bfûko: lokolo a oB-
ko = één been ; lokâsâ bkô: lokàsâ à ôkô
= dat blad ; lolû bkô : lolû â ôkû = die slaap-
kamer. ,

Men merke op dat de ingevoegde
a den toon aanneemt yan den voorafgaan-
den kiinker.

Bij wegvailen van begin-1 van li
na a verbinden zich a en i tôt e. Bv. li-
na lindâwe nô ? = welk is je naam ? wordt :
lina endâwe ni? (N. B. i van lina en e
van we zijn stijgend ) ; Ja inkinâ: lenkina
(/” ) :) = nogmaals. t

1 ) Hier en in nog verder volgende gevaiien wordt
de tonaliteit aangeduid tusschen haakjes. wegens
gebrek aan letterteekens.



TONEN.

De tonen zijn als in lonkundo. Ook
de tonetische regels verschillen niet. Zoo
bv. het bewaren der tonen in elisie : en de
uitzondering daarop bij prefixen e en o:
bv. nsé ené wordt ns’éné = deze visch ; bo-
tômôlô onâmi : botômôl'ônâmi = mijn oude-
re b oeder.

Het lovela is wars van sommige
elisies die normaal zijn in het lonkundo.
en omgekeerd gebruikt gemakkelijk sommi¬
ge andere die door het lonkundo verme-
den worden. Bv. bosôngô’oné = deze boom
(Nk. botâmb’ôné; bosông'ôné = deze stok):
endâ bolô = van sterkte, wordt gemakke¬
lijk geëlideerd tôt end’olo met eerste o
dalend-stijgend ; in zulk geval zouden de
Nkundo zeggen: enâ '61ô.

Inclisis komt voor als in lonkundo;
bv. kwûla nkile wordt : kwûlà nkile = cf-
schoon ik me onthoud. Dit verschijnsel hoort
men ook bij het bijwoord ob, dat een
naaste toekomst, soins ook algemeene toe¬
komst aanduidt. De begin-o valt gemak¬
kelijk weg ; de toon verbindt zich dan met
dien van den voorgaanden klinker; bv.
ekeké eyâ ob afâ : ekekeyâ ’b afâ = de
tijd waarop vader zal komen.

ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.

Ziehier de àfwijkingen met het lo¬
nkundo.

1. Prefix be wordt vôôr klinkers
niet by, doch y (de b valt dus weg). Bv.
wesé = been, mv. “ yesé ; bôlo = neus, mv.
yolo. Enkele woorden die in lonkundo klin¬
kerstammen zijn, worden in loyela behan-
deld als medeklinkerstammen : bounu, mv.
beunu = vleesch ; boôfo, mv. beôfo = zaad.

In deze gevalîen zou ook invloed kunnen
zijn van de naburige Bongandô.

2. Prefix bi is hier li, zooals in meer-
derestrekenvanhetlonkundo-gebied (voor-
al het Noorden). Vôôr klinkerstammen
wordt het ly of 1; bv. àlé, mv. lyâlé = een
soort eekhoorn ; iko, mv. liko (/*)=* stekel-
varken ; ulu, mv. lulu ( /. ) = schildpad.

3. Het prefix li der li-ba-klasse
wordt tôt ly vôôr klinkerstammen. Noch
tans: j6i = woord, ding.

’Vereen vo udiging tôt Ivôôri-
stammen biedt wat meer gevalîen dan in Nk.
zooals: lisoli (/..) = traan ; limo ( . . ) =een
soort aap.

Ditzelfde verschijnsel bestaat ook
voor u-stammen : bv. luli = veder; lumbu
(/ . ) = nest.

Het meervoud bd van deze klasse
wordt verkort tôt b in bàsi = water ( als in
Nk.) en ook nog in liéle, mv. bele (/.)=
borst van vrouw.

4. Prefix to wordt vôôr klinkers tôt
tw of tsw; soms ook tôt t zooals in teyâ =
vuur, en in verkleinwoorden, die als ge-
wone regel verdubbeld worden als in Nk. ;
bv. yôlolo = neusje, mv. tololo ; yànana -
kindje, mv. tswànana. Yànàmpou=jongeling.
maakt als gewodn mv.: bànàmpou ; emba
zaak, maakt mv. toma.

5. Het meervoud-prefix der lo-n-
klasse is vôôr klinkers nj of nd (beide va-
rianten komen ook in Nk. voor). Bv. lolé,
njolé=baard ; byâ, njayâ bloem ; Iwilo, ndi-
lo-honger naar yleeschspijzen ; leu, ndeu =
lip ( let hier op het wegvallen der b, Nk.
b(b)eu; cfr. boven onder: Klanken).

Een onregélmatig woord is lolû =
slaapkamer (Nk. lo(b)ulü duidt op ver-
smelting van o van het prefix met u van
den stam ). Naast een regelmatig mv. mbu-
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lu komt ook bebalû voor (als onder vol-
gend n° 6). Beide vormingen treft men ook
àan in het verkleinwoord : yulûlû, mv. to-
lûlû, naast imbumbulu

6. In de resten-klasse lo-be ( Pr. Gr.
bl. 42, n° 7 ) komen, naast lokolo, bekolo=
been, en bb, beb^arm, ook nog: Iwele,
mv. beele=man ( vir ), en het bovengenoem-
de lolû.

7. In de resten-klasse lo-ba ( waarin
het Nk. jwende, man, plaatst naast, dia-
lektisch, lokolo- been, en bb5kn=arm ) treft
men aan : bmitsi, mv. bam5tsi=Ieemgrond ;
loumbu, baumbu = mannelijke palmbloem ;
btâ, baotâ=een huidziekte ; lino, baino^haat
(men kan dit laatste ook beschouwen als
hoorende tôt de klasse li-ba ; doch in Nk.
en meeste andere dialekten is het prefix lo).

AKKOORD-PREFIXEN.

Deze komen overeen met de pre-
fixen der klassen zooals in Nk. De resten-
klassen hebben akkoord-prefixen overeen-
stemmend met het naamwoordelijk prefix.

De phonetische afwijkingen zijn de-
zelfde als in de naamwoordprefixen : y (voor
by ), li ( voor bi ), i ( in elisie voor li ).

BEZIT EN GENITIEF.

Het loyela gebruikt hiervoor het
akkoord-woord ndâ, soms vervormd tôt
nâ (Pr. Gr. bl. 67, nota).

Wanneer men duidelijk wil onder-
scheid maken tusschen bezit en hoedanig-
heid gebruikt men om dit laatste uit te
drukken het bezitswoordje a zonder prefix
! hetzelfde gebeurt in Nk.) : bv. lilama li-
üdâ nsombo = de ledematen van een ever-
zwijn; lilama à nsombo=varkens*ledematen.

VOORNAAMWOORDEN.
EN BIJVOEGLIJKE WOORDEN.

✓

1. Persoonlijke voornaamwoorden.
Dat van den 3n persoon enkv. is ândé:
de overige als in Nk. Zelf, eigen-méngé
(nu ook reeds môngô).

2. De bezittelijke. bijvoegelijke woor-
den (voornaamwoorden) worden gevormd
met het bezitswoordje - ndâ + pets, voor-
naamw. De vorm nâ wordt gebruikt voor
le en 3e persoon enkv. We hebben aldus :
-nâmi, - ndâwé (./), - nândé, - ndîsô,
-ndinyô, -ndb.

3. De aanwijzende zijn als in Nk.
- né, •nyî - kâ. - sokn, doch - nko wordt ver-
vangen door het in veel andere dialekten
gebruikte -iko, waarvan de vormen, na
bijvoeging der prefixen, zijn: îko (/.), bat-
ko, boiko, beiko, eiko, luko, nko, tîko ( / . ).
Kko (/.). iko (/.).

Kâ heéft hooge prefixen, behalve
o en e.

4. Onbepaalde zijn - moli ( met stij-
gend prefix, behalve o en e die laag zijn )=
sommige, enkele, enkele meer ; en - nkinâ =
ander, met hoog prefix, behalve o en e,
die laag zijn.

5. Verbindingen van persoonlijke+
aanwijzende voornaamwoorden als in Pr.
Gr. bl. 59, doch met enkele afwijkingen in
de vorming. Naast ané voor 3n persoon
enkv. komt ook andé voor. Emi wordt vaak
afgekort tôt mi als in Nk. Voor zaken wordt
in plaats van -kb (boven, n8 3) -ka ge¬
bruikt met hoog prefix (evenals in enkele
Bosaka-dialekten) ; bv. iokâsà Rko (/.) fô-
kâ liko ( / . ) = hier is dat blad ; nkâsâ iné =
hier zijn deze bladeren ; batôfô baiko bâkâ
baîkc =hier heb je die matten, toma tpnyî tô-
kâ tonyi = ginds heb je die zaken.

( vtrvolgi )



HET PALAENEGRIDE RAS.

Men is het er vrijwel over eens tegen-
woordig, dat de rassenkunde haar woord mee te
spreken heeft, waar het erom gaat een kultuur
in haar wording en wezen te bepalen.

Maar de Rassenkunde van Afrika is nog
in een période van zoeken en tasten en werkhypo-
thesen.

In zijn « Les Races exotiques et l’Anthro¬
pologie I, 257 - 294, neemt Deniker maar één
negerras aan, dat'hij, meer op taalkundige dan op
anthropologische gronden. verdeelde in Nigriten
en Bantoe.

In zijn « L’Ologénèse humaine » , 1928,
neemt Montandon acht rassen aan, en noemt het
ras, dat het oerwoud zou bewonen : het paleotro-
pisch negerras.

Von Eickstedt volgt hem ongeveer op den
voet, in zijn Rassenkunde. Van zijn thesis vind
ik een goede samenvatting in « de Rassen der
Menschheid », door Steinmetz en anderen bij Else-
vier uitgegeven in 1938.

Hij verdeelt de menschheid in drie hoofd-
rassen: het europide of blanke, het negride of
zwarte en het mongolide of gele.

Het zwarte hoofdras omvat acht onder-
rassen in vier groepen samengevat : (blz. 18)
a. het aethiopische ras of de europoïde contact-

zone.
b. dé gordel van het grasland, omvattend het soe-

danide, het nilotide en het bantoeide ras.
c het palaenegride ras met aïs afzonderlijke vorm

het pygmide ras.
d. de zwarte rassen buiten Afrika : het indo- me-

lanide, het neo-melaneside en het palae-melanè-
side.

‘ Als algemeene karakteristiek van het
zwarte hoofdras geldt het volgende ( blz.44 ) :
« Het meest opvallend is de buitengewoon sterke
pigmentatie van huid, haar en oogen. Oe huid
is zacht en zijdeachtig, het haar is sterk gekroesd.
De haargroei zelf is niet sterk, zeker de baard-
groei niet. Het gelaat vertoont een aantal primi-
tieve kenmerken, die bij overige menschen, al-

thans in dezen graad en combinatie, niet voor-
komen. Vooreerst de zeer breede, platte neus
met de gezwollen neusvleugels en den vaak sterk
concaven neusrug. Dan de zeer dikke, vaak omge-
krulde lippen, een meestal terugwijkende kin en
sterk vooruitstekende tanden en tandkassen. Het
hoofd is lang. terwijl de diepe breede neusrug
meestal de oogen tamelijk ver uiteendringt. De
romp is gewoonlijk kort en gedrongen, in het
gebied van het bekken echter smal. De ledema-
ten zijn lang en slank, de kuitspieren zijn vaak
zwak ontwikkeld. De handen zijn zeer slank, de
voeten groot. »

Wat speciaal de palaenegriden befreft,
deze worden als volgt beschreven : ( blz. 52 )

« In tegenstelling tôt de negers van het
graslandgebied, die wij als lang van gestalte en
langhoofdig hebben beschreven, zijn de palaenegri¬
den slechts middelmatig groot ( de lichaamslengte
varieert groepsgewijze van 157 tôt 166 cM. ) en
mesocephaal, soins zelfs brachycephaal (de index
cephalicus varieert groepsgewijze van 73,9 tôt 78).
De huid is dik, iets wisselend van tint, de slijm-
vliezen grijsachtig . rood. Het haar is fijn gekroesd,
dikwijjs fil-fil, zwart en kort. De gestalte is ge-
kenmerkt door een langen romp en korte ledema-
ten. het geheel is zwaar en gedrongen, meer een
beeld van plompheid en logheid dan van kracht,
en staat in zeer sterke tegenstelling tôt de Nilo-
tiden. Ook van de soedaniden verschillen zij in
belangrijke mate, doordat zij veel minder gespe-
cialiseerd zijn. De lippen zijn niet zoo dik, de
neus is niet zoo breed, de huidkleur is iets lich-
ter. Juist dit ontbreken van specialisatie in een
bepaalde richting doet de meening post vatten,
dat deze ongespeciaiiseerde groep in zekeren zin
als oud en oorspronkelijk moet worden opgevat.

In de groote groep der palaenegriden
zijn duidelijk twee typen te onderkennen: het
Congoleesche en het Guineesche. Het eerste type
is talrijker en is ook karakteristieker. Het hoofd
is bijna rond en groot. Het voorhoofd is smal.
hoog en gebombeerd, het gezicht kort met sterk
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terugwljkende kin, de mond zeer groot, de lippen
dik, maar niet zoo dik als bij de soedaniden. De
neus is gewoonlijk zeer concaaf, de neuspunt min
of meer knopvormig.

Het guineesche type is vooral gekenmerkt
doordat het wat fijner is. De grove primitieve
kenmerken van het congoleesche type zijn hier
veel minder uitgesprokeq, terwijl vooral het hoofd
veel langer en slanker is. » '

Blz.53 geeft hij de Verbreîding : «de
overgroote massa der palaenegriden leeft in het
centrale oerwoud. Hier en daar zijn graslandne-
gers van buiten af het oerwoud ingedreven, waar
zij zich met de palaenegriden hebben vermengd.
Hun aantal is echter relatief klein. Buiten het
oerwoud vindt men hier en daar verstrooide groe-
pen palaenegriden. Zoo zijn er hier en daar in
het gebied der Bantoeïden en zelfs tôt onder de
Khoisaniden aangetroffen. Ook oostwaarts onder
de nilotiden en noordwaarts onder de soedaniden
kan men kleinere groepen, vaak sterk gekruisd,
aantreffen. »

Ook voor Monfandon is deze oerwoud-
neger de primitiefste negertype ( L’Ologénèse, blz.
287) en hij voegt erbij : « le paléotropical représen¬
te aujourd'hui une agglomération raciale en dis¬
solution» (La race, les races, Paris 1939, blz. 161).

Tegen deze laatste stelîing komt B. P.
Schebesta echter op in zijn werk : « Die Bambuti-
Pygmaen vom Ituri » I, uitgegeven door het Kon.
Kol. Instituut. Volgens hem zou de paleotropi*
sche = palaenegride neger beter bambutide woud-
neger heeten, en geen uitstervend primitief ras
zijn, maar wel een zich vormend mengselras uit
oorspronkelijke negriden en Bami>uti.

In het voorwoord op dat boek looft P.
Schmidt den schrijver om deze gewichtige vinding,
die toelaat de Pygmeëen nog verder als «een
primait ras, een grondras. het oudste ras van
AFrika» te beschouwen. Mij lijkt die stelling van
Pr Schebesta meer een gewaagde hypothèse.

Als in hoofdzaak tôt de Palaenegriden
behoorend geeft V. Eickstedt: de Bakumu-Babira
en Banyari, Bateke, Basanga, Bondji, Basoko,
Ababua. Mangbetu, Bakongo, Warega, Baluba.
Bashilanga, Bakuba. Volgens Schebesta zouden
de Nkundo en deels de Babali, Balika, Bandaka
en Medje er zeker niet bijhooren.

Men ziet dus, dat er nog veel vaags
rond deze hypothèse hangt ofschoon de zgn.
oudste groepen in en rond de centrale kom ze¬
ker wel het bestaan van een dergelijk ras te ver-
moeden geven.

E. Boelaert M.S.C.
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Le Vie Congrès Catholique de Matines, en
1936, avait organisé une Section Coloniale dont le
compte-rendu est peu connu au Congo. Nous croyons
donc intéresser nos lecteurs en publiant ici quelques
extraits, auquels nous nous permettrons d’ jouter quel¬
ques considérations.

Certains lecteurs perseront peut-être : * A quoi
bon toujours soulever des questions théoriques ? Ce n’est
que de la colonisation en chambre ! Ce sont des réa¬
lisations qu’il nous faut ! » La réponse à cette objec¬
tion est donnée, dans les textes même dont nous don¬
nerons des extraits, par un colonial qu'on n’accusera
pas de n’avoir pas été un ié-ilisatcur, M. Sohier : « La
leçon des faits est nécessaire pour comprendre.... Mais
d’autre part combien ces coloniaux d’Afrique à leur

' tour formulent d’erreurs quand ils perdent le contact
avec les théoriciens ! C’est qu’il ne suffit pas de voir les
faits, d’y baigner, il faut encore les comprendre, y ré¬
fléchir, les étudier. Or, en Afrique, on n’en a géné¬
ralement pas le loisir... » (p 41}.

Et puis, l’action n’est pas un bien en elle-
même. On peut se démener fort pour le mal. On peut
travailler à contresens et civiliser à rebours ! Coloniser,
civiliser, éduquer sans théorie équivaut à construire
sans plans ni projets. Coloniser sur la base de théories
fausses est faire plus de mal que de bien -et courir à
des ruines. Il uous faudra donc toujours partir de
théories et y revenir sans cesse. (G. H. )

COLONISATION ET EVANGELISATION.
La tâche <Ie la colonisation et la tâche de

mission ne sont pas identiques. La première tend
f â Civiliser l’Afrique noire et à y faire regner l’or¬

dre et la prospérité; la seconde tend à christia¬
niser cette Afrique et à y faire regner la loi
de Dieu. La religion chrétienne est compatible
avec des formes très diverses dé civilisation, et
Ceux qui disent le contraire l’identifient avec l'eu¬
ropéanisme, ce qui est une méprise lourde de désas¬
tres. Un Japon christianisé serait un Japon par¬
faitement Japonais. Le chrétien Japonais pourrait,
devrait même, continuer à parler sa langue, à por¬
ter le kimono, à manger avec de bâtonnets, à ob¬
server la politesse minutieuse, à bâtir ses maison¬
nettes de bois ou de papier, à écrire au pinceau
et à essuyer ses larmes sur la manche. Son orga¬

nisation politique, son administration, son art pic¬
tural, son architecture, sa musique, sa langue, ses
amusements, ses modes, son mobilier, ses métiers
traditionnels, tout serait conservé â la réserve de
ce qui se manifesterait incompatible avec les exi¬
gences de la vie chrétienne. Il n’est pas plus chré¬
tien de manger du pain que du riz, de retourner
le sol à la charrue ou à la houe, d’être végétarien
ou carnivore, de s'habiller en soie ou en coton,
de parler kiswahili ou italien.

S’il est vrai donc qu’aucune civilisation ne
s’achève en dehors de la forme chrétienne, il est
faux que la forme chrétienne soit la seule civilisa¬
tion. Elle est beaucoup plus qu’aucune civilisa¬
tion, puisque c'est elle qui les couronne toutes et
leur donne, seule, une valeur d’éternité. Aucune
femme n'est parfaite, si elle n’est chrétienne, mais
il ne s’ensuit pas que, pour être chrétien, il faille
devenir femme. De même qu'elle dépasse la dif¬
férence des sexes, en les sanctifiant l’un et l'autre,
la religion chrétienne dépasse les différences des
civilisations en les sanctifiant toutes. En les sanc¬
tifiant, non en les détruisant.

Faut-il en déduire que la besogne mission¬
naire en Afrique peut se désintéresser de tout ef¬
fort civilisateur et en laisser la charge-unique au
pouvoir civil? Nullement

.... L'établissement de l'Eglise permanente
dans' un pays exige un certain niveau, un mini¬
mum de culture et que, lâ où ces conditions n’exis¬
tent pas, la mission est dans son rôle strict en
contribuant à les créer.

P. Charles (Actes Vie Congrès Catholique
Tome VIII, p. 11, 12).

Il s’agit de ne pas se méprendre sur la portée
exacte de certaines expressions employées par le distin¬
gué missiologue. S’il « pas plus chrétien ... de
parler kiswahili que italien », cela n’est vrai que par¬
lant absolument, in abstracio. Car donné le fait qu’on
appartient à telle communauté populaire, linguistique,
etc. ces choses-là ne sont plus indifférentes. On a des
obligations envers la communauté dont on est membre.
Il n’est pas loisible à l’homme de changer à sa guise
l’ordre donné, providentiel. L’homme étant créature
raisonnable et sociale, ne peut le faire que pour un motif
juste, ou pour employer l’expression consacrée par les



moralistes : pour une raison proportionnellement grave.
Ainsi, pour changer la façon de se nourrir ou de s'ha¬
biller, il faudra une raison beaucoup plus faible que
Pour changer de langue ou de nationalité. C’est pour¬
quoi l'auteur dit plus haut que le chrétien Japonais ne
pourra pas seulement, mais devra même continuer à
parler sa langue, etc. Le respect de langtte maternelle,
des coutumes ancestrales, etc. n'est pas une simple ques¬
tion libre, mais la conséquence logique des principes de
la raison et de religion chrétienne : acceptation sincère
de l'ordre providentiel et du devoir social, respéct in¬
tégral de la vérité et de la justice, amour de Dieu et
du prochain ( G. H.)

RESPECT ET LIEUX-COMMTJNS. '

Oui, notre première forme de collaboration
avec la mission congolaise, c’est l'éducation du res*
pect. Aujourd'hui, dans tous les centres, dans tou*
tes les Cités indigènes, on rencontre des noirs qui
lisent, qui épluchent les journaux, en y relevant
avec cette sagacité que nous connaissons tous, les
expressions malveillantes, injurieuses ou simplement
dédaigneuses à l'égard de leur race. Rien ne s’écrit,
rien ne se dit même qui n’ait sa répercussion sur
toute la masse africaine, qui ne puisse devenir un
foyer de rancoeur ou y faire passer un rayon de
saine joie fraternelle. Nos responsabilités, de ce
chef, sont terriblement élargies.

Pourquoi répéter la vieille ritournelle: le
noir est un enfant, un grand enfant. La puérilité
est dans ceux qui formulent ces jugements. Le noir
ignore beaucoup de choses que personne ne lui a
jamais apprises, et cette ignorance provoque chez
lui des surprises, des étonnements et des admira*
tions qui nous paraissent enfantines, mais qui sont
très normales. Faites processionner une dizaine
d’éléphants le long des boulevards à Bruxelles : la
foule se précipitera : garçon de restaurants, demoi¬
sellesde magasin, employés de ministère, agents de
police, wattman et les curés eux-mêmes, tout le
moude viendra « voir » et ce sera une belle bouslacu-
de. Allons-nous dire que tout ce peuple bruxellois
est composé de grands enfants?. . . Des enfants!
Allez donc parler aux vieux chefs ; allez assister aux
séances du tribunal indigène .... Mais étudiez le
mécanisme de ces langues bantoues à côté desquel*
les—«il faut bien le dire— nos langues européennes
font bien gauche et piteuse figure.

Pourquoi redire que le noir est paresseux?
Evidemment, il n’aime pas beaucoup travailler au
profit d’autrui. Et nous? Les femmes noires pares¬
seuses? Allez-les voir aux champs de culture, la
houe â la main et un enfant sur la hanche ou sur
le dos....

Faut-il continuer ta litanie: le noir inca¬
pable, inintelligent, stupide, ingrat, imprévoyant,
inconstant, barbare, luxurieux,, plein' d’animalité,
congénitalement inférieur ? Des dictions analogues
circulent sans doute même en Europe, où chaque
peuple réserve un choix d'épithètes désobligeantes
pour les voisins .... On ne discute pas ces aphoris¬
mes courants, on se les passe de bouche en bouche
et de père en fils. Quand il s'agit de quolibets a-
dressésâ des peuples disparus, le mal n’est pas grand.
Quand on les lance à de grosses collectivités capa¬
bles de se défendre ou assez indépendantes pour
ne pas s’en soucier, aucun équilibre n’est réellement
troublé. Mais en accabler des foules noires qui
n’ont aucun moyen de redresser ces généralisations
injurieuses, c’est me semble-t-il —à moins qu'il ne
faille rayer le mot du vocabulaire—sè rendre
coupable de calomnie, et de calomnie assez lâche
puisqu'on la sait d’avance impunie ....

On sait ce que signifie sur les lèvres de
certains cette expression: «il faut apprendre au
noirâ rester â sa place ». La « politique d’égards »
dont un ancien gouverneur de l’Indochine procla¬
mait l'urgence n’est qu'une lâche duperie si elle ne
s'inspire pas d’un véritable respect.

P. Charles ( Actes du VI Congrès Catho¬
lique de Malines, Tome VIII, p. 17-20)

La condamnation du dicton : le noir est un
grand enfant, nous semble exprimée dans des termes
qui prêtent à équivoque. Pris dans son sens péjoratif,
ce slogan est nettement faux. Cependant, tel quel il
conserve un fond de vérité. Le Noir, comme tout
<■ Primitif *, est, en effet, plus candide que le « civi¬
lisés Cette simplicité est sans d>mte due à l’organisa¬
tion patriarcale, familiale ci religieuse de sa société, à
une confiance naturelle dans la providence divine ( non¬
obstant la crainte de forces mystérieuses ou malignes ). à
la faible complication de son existence, à la limitation de
ses besoins, à l'harmonie de sa vie proche de la nature,
etc. Cette, simplicité est compatible avec un grand
sérieux et une sagesse admirable, tels qu'on les constate
souvent, surtout chez les personnes âgées Nous som¬
mes donc loin de la puérilité. Il s’agit, au contraire,
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#uw qualité aimable que Jésus nous rttommanie. et
qu'il chérissait clans les enfants de son pays, comme
sans doute U la chérit dans nos Noirs. Aussi doit-on
regretter de la voif disparaître sous l’influence de la
t civilisation ».

La facilité de s’étonner est un caractère de
l’enfance. Elle provient de l’ingénuité, d’une forte
phantasie, d’une vie naturelle ; elle est la sœur de l’ab¬
sence de pose Mais ce n’est pas une qualité exclusive¬
ment Probre à l’enfance. On la rencontre chez de gran¬
des Personnes, particulièrement chez les gens et les peuples
primiti fs. où elle s’allie aisément avec une grande sa¬
gesse. Elle est naturelle aux artistes et aux saints,
surtout aux mystiques. '

Pour Chesterton, l’étonnement facile est la
^condition, de toute vie saine et heureuse. Enlevez la
faculté d’étonnement et l’homme n’est plus qu’un ani-
mal plus intelligent que les autres animwx Quand on
Üglgtyiue de pouvoir d'étonnement on est blasé. .Ce n’est
ffâSfbw rien que notre époque a si peu de vrai bonheur

êt de franche gaieté, malgré le développement consi¬
dérable des moyens de jouissance.

Ce serait une erreur de la Part des Noirs s’ils
' voulaient se défaire de cette qualité ethnique, comme ils

en sont si facilement tentés par leur esprit d’imitation de
l’européen Ce n’est pas civiliser, encore moins: chris¬
tianiser, que de battre en brèche la simplicité, l’ig fatui¬

té. la naïveté de l’indigène pour en faire un blasé. Hé¬
las! c’est déjà une réalité de plus en plus menaçante !
{G H.) .

Ea conclusion basée sur la comparai¬son entre les langues bantoues. et les langues
européennes ne peut être souscrite par les lin¬
guistes. T e mécanisme des langues -ndigènes
-prouve seulement que ceux qui les emploient

véritables hommes et que . leur raison
^^Ktr^g’fmêmes principes, possède les mêmes

catégories que la nôtre, avec seulement des dij-
: férences de détail, fl est vrai que les langues
‘ bantoues sont, en règle général!, plus logiques
mk, pour mieux dire, plus systématiques, plus,

régulières que les. nôtres ef qu’elles témoignent
ainsi d’une grande capacité d’abstraction et

;; d’un sens vif de l'ordre.
Mais en déduire que les langues euro¬

péennes, même les moins régulières comme le
français, font à côté déciles « bien gauche et

. piteuse figure » est aussi faux que préten¬

dre les langues bantoues inférieures aux lan¬
gues des peuples civilisés. Elles possèdent tou¬
tes — à moins évidemment qu’il ne s’agisse
de sabirs ou de parlers similaires—les qualités
requises pour qdune langue soit pleinement
humaine. Elles sont aptes à exprimer avec
clarté et art la vérité et la beauté, les idées
et les sentiments. Mats telle langue peut avoir
les moyens de distinguer mieux les notions
scientifiques ou philosophiques ; telle autre
aura une terminologie religieuse plus riche ;
une troisième possédera plus de finesse pour
exprime* les sentiments ou le beau ; tout cela
en rapport avec le développement du peuple
ou l’orientation de sa vie. Une étude, compa¬
rative d’une grande langue bantoue, p. ex. le
lomongo, et du' français du Moyen-Age ne
serait sans doute pas à davantage de ce der¬
nier. Plais baser pareille comparaison sur le
mécanisme des langues est contraire aux con¬
clusions de la linguistique. ( G. H.)

MORALE INDIGENE.

La Société indigène, qui a des pratiques
et des usages d’une haute moralité, qui connaît
la pudeur, la fidélité conjugale, le respect du bien
d’autrui, n’a cependant pas de corps de morale
ni de bases, autres que rudimentairement utilitai¬
res, aux. principes qu’elle met en œuvre ; aussi
leur mise en application est souvent franchement
dévoyée. D’autre part la famille indigène, dont
la structure a toujours connu de véritables aber¬
rations à côté d’éléments excellents, a été ébranlée
par notre contact ; son raffermissement et son élé¬
vation sont nécessaires pour la réussite de l’œu¬
vre civilisatrice. Pas de société civilisée sans fa¬
mille forte.

Or, tant pour le développement de la
moralité individuelle que pour la rénovation de la
famille, l’Eglise seule propose aux noirs la doc¬
trine et la discipline simples, nécessaires, aux
arêtes tranchées et ayant une Justification nette*
éléments indispensables pour leur faire franchir
cette étape sans trouble ni incidences dangereuses.



L’enseignement catholique apporte . . . à
l'indigène une notion nouvelle, rigide, difficile
à observer, mais nettement différente de l’ancien
relâchement, celle de l'indissolubilité du mariage.
Elle est claire, elle précise, on peut aisément én
apercevoir la supériorité, elle fournit une règle
de vie sûre et dès lors le naturel peut la com¬
prendre, l’adopter et savoir aisément comment
là pratiquer. Le progrès est certain.

Mais il n’en est plus de même si. en
même temps que la rigidité du mariage, nous
lui enseignons Me divorcé. Comment faire péné¬
trer dans des esprits simples notre idée élevée
de la permanence du lien coniugal, si nous ad¬
mettons tout à la fois qu’on peut en être dé¬
lié dans des cas nombreux? Entre sa coutume
et la nôtre, le noir n'aperçoit plus qu’une nuan¬
ce sans importance et son ralliement apparent
à nos idées se fait sous le signe de l'inconduite.
La lamentable faillite de la politique de mariages
civils, suivie longtemps par le gouvernement,
est un fait que tous les coloniaux ont constaté.
A. Sohier, VI e Congrès Cath. Malines, p. 27, 28.

Nous ne pouvons nous rallier à l’affirma¬
tion que « la société indigène . . n’a pas . . de corps
de morale ...» La société indigène, du moins celle
que nous connaissons, possède un corps de morale
tout comme elle possède un corps de droit : les deux
sont d’ailleurs pratiquement inséparables. Si elle
« connaît la pudeur . . . etc. > Ce n'est évidemment
pas par simple habitude; les passions contraires
auraient tôt fait de tout bouleverser ou de chan¬
ger la note morale attachée à tel ou . tel acte.
D’ailleurs, un peuple sans corps de morale ne
parait se trouver nulle part. Pourrait-il même
exister ? Le corps de morale d’un peuple peut bien
ê‘re décadent, mais alors sa fin est proche: c’est
1. leçon éclatante de l’histoire.

Que la base des principes ,moraux et ju-
rdiques est dans la société indigène rudimentaire
est un fait incontesté. Cette société est, en effet,
païenne. Mais gardons-nous d’exagérer ce carac¬
tère rudimentaire. La société primitive connaît des
règles déiaillées, parfois compliquées, bien que
d’uae unité logique serrée. On peut répondre que,
dans ce cas, il ne s'agit plus de « bases » ou de
< principes ». Mais alors tout se ramène à une ques¬

tion de terminologie, les bases et les principes é-
tant de leur nature même toujours rudimentaires.

Appliquer aux bases des principes moraux
indigènes l'épithète d’utilitaire est erroné. Un in¬
dividu peut assurément pervertir la morale pour
ses fins utilitaires personnelles ou collectives. Une
société peut le faire, elle aussi. Mais le système
de la morale utilitaire, est ignorée de la société
Mongo, p. ex. et il semble l'être aussi des autres
sociétés indigènes de la colonie. C’est une inven¬
tion de l'Europe moderne. La société indigène
possède, au contraire, un corps de morale très
principiel et foncièrement religieux, basé sur une
abstraction puissante et montrant une forte unité
logique. Ce sont précisément ces caractères qui
peuvent donner l'illusion des défauts que l’éminent
juriste leur attribue.

Si les indigènes n’expriment pas en for¬
mules scientifiques les grands principes de leur
ontologie et de leur religion, bases de leur mora¬
le et de leur droit, c’est qu’ils n’en sentent pas
le besoin. Et ce n'est pas là un défaut ! On
ne formule pas en thèses ce que tout le monde
admet comme évident. On respire fort bien sans
donner une définition l’air. Et moins on a la
sensation des fonctions de ses organes, mieux
on se porte.

Quand aux aberrations dans la structu¬
re de la famille elles sont réelles chez l’indigè¬
ne. parfois même graves. Sont-elles moins fla¬
grantes chez beaucoup de peuples ? Chez lequel
la structure de la famille est-elle parfaite ? Dans
les nations qui sont chrétiennes de vieille date,
le christianisme ne peut cesser de redresser lès
erreurs, de réagir contre les forces destructrices
de la famille. Si l’on est impartial, on ne voit '

pas très bien comment l’Europe moderne pour- -
rait jeter la première pierre. La question du
divorce, relevée par M. Sohier, est significative, j
En Europe comme en Afrique les peuples ont jb

besoin du soutien de la religion chrétienne pourar
le relèvement de la morale familiale et sociale^
base de toute civilisation, question de vie
de mort. Et l’expérience ne prouve pas que.
dans ce domaine, l'influence de la civilisatibn
européenne sur les sociétés primitives ait été
heureuse 1 G. H. )
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