
I. UNE MOSMQUE ETHNIQUE ET LINGUISTIQUE EN MILIEU RURAL : 
ENQUGTE DE DEMOGRAPHIE LINGUISTIQUE 

DANS LA SOUS-PRl?FECTUm DE MONGOUMBA (ECA) - -- - - -  
par HENRI GUILLAUME ET JEAN-MICHEL DELOBEAU 

I ,  NATURE DE LA RECHERCHE, 
CADRE REGIONAL ET METHODOLOGIE 

Ce travail, rëalisé lors d'un séjour dans le cadre de I ' O R S M M ,  a 

pour base un recensement de la population et des langues connues par cha- 

que individu, l'objectif étant de déteminer les aires de diffusionet les 
modalitës d'utilisation de chacune d'entre elles, afin de dresser l'état 

quantitatif et qualitatif de la situation linguistique régionale. 
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6 O U S ~ r é f b C t u r 8  de Hongonmba a i tuée  dan8 l e  Sad de l T E . ~ . d o  e s t  
r a t t a u h é e  la prhfec tnre  de l a  Lobaye, D'une s u p e r f i c i e  de 1269 

gm2, elle s'étend de p a r t  e t  t i tautre  du confluent  de la Lobage e t  de 
lpOabangui  (cf. carte l lS i tua t ion  l i n y i s t i q u e r f )  Ezle longe, & l ' E s t ,  
l a  f r o n t G m  du !&&re matCrlEalie6e par le cours  de l'Oubangui; au 
Sud, o e U e  du Congo 
avec la rivi&re Pougai e l l e  est l imitrophe,  B l 'Ouest de l a  BOUS- 

p r d f e c t u r e  de RbaZki (préfec ture  de l a  Lobaye) e t ,  an Nord, de o e l l e  

de *bo ( p r i f e c t u r e  de f'Ombella-Mpako). 

EFgace sylvestre, eon t e r r i t o i r e  ne comporte plus, semble-t-il, de 
fore t  pr imaire .  La f o r a t  de haute  f u t a i e  qui s ' i t end  dans 'sa p a r t i e  
méridlonde préeente  un sons-bois dense et  d e s  espèces v e g é t d e s  re- 
p r é s e n t a t i v e s  de f o r ê t s  p l u e  d a i r e s  ou sa régéni ran t  préfCrent ie1-  
lemont dans les formatione secondatFeE. n s'agit d'une f o r s t  "den- 
se, humide e t  semi-dBcidueli (i), Des s i tes  archéologiques témoignent 
d'une occupation t r b E  ancienne de la f o r ê t  dont la dbgradation es t  
aujourd'hui acc6lkrBe par l'avanoée des  e x p l o i t a n t s  f o r e s t i e r s  et, les 
défrichements des a g r i c n l t e u r s  q u i  développent pr incipalement  l a  cul- 
t u r e  du café  en vue de sa commercialisation. 

se  confond dans sa partie l a  plus orientals 

I ,  (1) A. AUBREVILLE, La f o r a t  dense de l a  Lobaye, Cahiers de l a  Maboke, tome 
' II, fasc. 1. 1964. 
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La sous-préfecture es t  abondament i r r ignke .  h Lobwe, a s  sur tout  
l e m b a n @  p o d d e n t  d e s  d e b i t a  UevBs. En 197b71, p a r  exemple, le 
d k b i t  moyen annuel de la Lobaye ¿ t a i t  de 337 113,'s (384 m3fe en 1969- 
70) t a n d i s  que pour les manes per iodea ce lu i  de 1'Ollbangui ¿ t a i t  de - 
$300 m3/3/8 (6080 =3/d ( 2 )  b 

d 

Voies t r a d i t i o n n e l l e s  de p e n e t r a t i o n  e t  de commerce, c e s  cours  d'eau 

o n t  largement in f luencé  le-6 mouvements de populat ion d n d  que l'his- 
t o i r e  de l a  vie Cconomique régionale .  L'Cilbangui f a i t  l'objet d'an 
important  t r a f i c  fluvial r a l e n t i  & l 'époque d e s  baases  eaux (fin J a -  
vier  - f i n  K a i ;  dkbit  moyen en U s  1971 : 694 m3/s) durant l a q u e l l e  
l e s  d f l e u r e m e n t s  rocheux hauteur de d n g a  r iennent  s .a joatar  an 

f a i b l e  tirant d'.an a t  a= nombreux benos de sable p o u  limit.? e* 

rendre d a i c a t e  l a  navigat ion.  

A cdtk de r i v i e r e s  de moindre importance (Lés&, =bo, (iotagal s'&tend 
sur l 'ensemble du t e r r i t o i r e  t o u t e  une résille de marigots  e t  de zo- 
nes marGCageuses B carac tè re  souvent permanent. 

Cet abondant reseau hydrographique correspond a un climat de type guinean 

fores t ie r  &patorial. Le t o t a l  annuel des precipitations e s t  compris entre 

1500 e t  7600 m. A Mongownba, pour l a  pér iode  1936 .. 1960, l a  pluvio- 
m é t r i e  annuel le  moyenne e s t  de 1555 ri". ~e meniare g g n é r d e ,  l e s  
p l u i e s  marquent un n e t  r e p i t  de Décembre ?i Févr ie r  p u i s  s 'accroissent  
dès  l e  mois de Mars ?our a t t e i n d r e  leur  m a x i m u m  d'Aout B Octobre; le 
ra len t i ssement  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  e n r e g i s t r é  plus au Nord en Juin - 
J u i l l e t  ( p e t i t e  saison seche) é t a n t  habituellement dans l a  région 
moins sensible .  En moyenne annuelle, l a  température se s i t u e  autour 

de 25O e t  l 'ampli tude thermique e s t  f a i b l e  (2'3 environ). 

L'enqu8te a touché l'ensemble des l o c a l i t é s  de l a  souaipréfectnra  à 

l ' except ion  des v i l l - e s  de Sédalé,  Dégbabemti, B a t a l h o  lvScier iew,  
c e l u i  de Bata l imo n ' a y a t  été que p a r t i d l e m a n t  é tudi&.  Ce corpus re- 

pr$senta  'me popu la t ion  de 5412 person?es  parmi l e s q u e l l e s  369 py'F;S.QaS. 
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Fe clbãpoaznt d'oucma raneei,sn@ent ti p r e c i s  mir J. -orgnniaesien G n c L u r  

e t  Bconomiqtte das groupes e thnioaes  en présence (e reepte  p o u  

k;s-cf,'tr&Pzux de J.K.C. THOUS), s ' e s t  h é 8 4 a t e . e i a n t  pos6 l e  probli-  

du n5Teau c?pqnel & s R i t  t t r e  c o n h i t e  le recherche. ~ o n s  avons arbitrai- 
rurieot retenu come poin t  d'encrege dans la ré&St&, un phénomène pure- 

ment iàpatlal, la case ou l a  hut te  e n t a n t  que con&traation a b r i t a n t  un 
nombre variable d'indiuidue. Hous cherchions ainsi ¿ Caiter t o n t e  pré- 
i n t e r p r é t a t i o n  quant B la nature  des  un i tes  B o d a e s  Cldmentairrs. 

Hgk- 

Un recensement exhaustif de la population ainsi que des langues connues 

par &que i n d i v i h ,  de manière dégress ive ,a  dono ét6 ef fec tue .  Le but  
B t a n t  de broeser rs tableart principalement q u a n t i t a t i f  de l ' b t a t  l i n -  
gn is t ique  d'une a i r e  géographique relat ivement  étendue e t  pour l a q u e l l e  
l e s  i n f o m a t i o n s  de départ  CtajLent r 8 & i t e s ,  XL nous é t a i t  d i f f ic i le ,  

sous pe ine  de découpages a p r i o r i ,  de t r a v a i l l e r  p a r  sondages. Des des- 
c r i p t i o n s  l i n g u i s t i q u e s  des p a r l e r s  régionanx é t a i e n t  d i sponib les  m a i s  

les données concernant l e u r s  a i r e s  d ' h p l m t a t i o n  respec t ives ,  l e u r  mo- 
de d 'ac tua l i sa t ion ,  de d i f f u s i o n  dans l e  t i ssa  s o c i a l  e t  l a  na ture  m&me 
de ce dern ier  f a i s a i e n t  presque totalement  défaut. Les bases  démographi- 
ques é tan t ,  en out re ,  a l é a t o i r e s ,  p a r f o i s  i n e x i s t a n t e s ,  un mode d'inves- 
t i g a t i o n  systematique p a r a i s s a i t  Lndispensable. II fat j u s t i f i e  dans la 
mesure oh il permit  d'indiquer, de met t re  ?A j o u r  t o u t e  l a  complexit6 
présentée par une région, v e r i t a b l e  mosaifque ethnique et l i n g u i s t i q u e  
q u i  r e n d a i t  d'autant plus d é l i c a t  e t  hasardeux le choix i n i t i a l  d'&chan- 
t i l l o n s .  

Dans l a  grande majori t6  des cas, nons avons condui t  nous-m$mes l ' enre-  
gis t rement  des  f a i t s  a rec  l l a i d e  préc ieuse  de co l labora teurs  c e n t r a f r i -  
cabs ,  P a d  PICOYA-NZANGA, Charlemagne BAMANIA e t  François  ZOHIA. 

E t a n t  domé le carac tè re  contraignant  e t  l i m i t 6  du type de t rava= q u i  
nous &ait  demandé, il nous par& opportun d 'enregis t re r  paral lblement  
une s+rie d'informations utiles pour entreprendre une étude reg iona le  

. .  
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p l u e  approfondie. C'eet ainsi  que l 'enqu8te s'est  donnde un t r i p l e  ob je t r  

I dBaographique I nom des  individus, nexo, &e approximatif, 

l i e u  dr naissance. e 

- l i n g u i s t i q u e  x p r e m i h e  langue, langues par lbes ï  langues 
comprises sane  a t r e  parlhes. pour l e  français : acqu i s i t i on  PEU voie  
de sco l@iea t ion  (nireau scolaire) ou hors  école. 

w i thnologiquo x l i e n e  de parent6 dans l ' u n i t ¿  d 'habi ta t ion 
e t  e n t r e  MitCs, d¿placoments e f f ec tu6e  au cours de l*eldstence, orga- 

n i s a t i o n  s p a t i a l e  i l ï i n t 6 r i e u r  de l ' h a b i t a t ,  matcriaux de c o n a t r ~ & i o n ,  
a c t i v i t d a  de prodhction, p l a n t e s  cu l t ivées ,  nour r i tu re  de bass.  

... . 
. .. 
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Campement balomba ( o c t o b r e  1975)  
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I I ,  DEPOUILLEMENT DES DONNEES 

u s  s a t h r i a u x  c h i f f r 6 s  de d&nogra,pMe l i n g u i s t i q u e  ont  ¿t¿, d a s  UR 

pre&er teaps,  r'CeapitulBa s t v  des  f i c h e s  de campements, do hansaur, 
de villagos a t  de q u a r t i e r s  pour l a  v u e  de Mongoaba. 8% l 'on con- 
d t o  l'exemplaire c i - j o i n t  q u i  correepond ¿ una p a r t i e  de l a  f icha  
da mrge do Eac Lobe, on v o i t  qu*apr&s le nulaéro d ' ident i f ica t ion  
do l ' h a b i t a t i o n  figure l e  t o t a l  de 88 p o p d a t i o n .  PIlia p o w  chaque 
l a g n a ,  dont l*oicire do prdaanta t ion  renvoie h une a l a s s i f i c a t i o n  par 
groupe l i n g u i s t i q u e ,  sont not& dans des colonnes a i f f ¿ r e n t e s  10  

nombre d'individua q u i  l a  p a r l e n t ,  ceux pour q u i  e l l o  e s t  la p r e d i b  
re langue, ceux q u i  l a  comprennent WS I a  p a r l e r  (noue avons TO que 
c e t t e  d e r n i i r e  i n d i c a t i o n  ne s e r a  pas  i c i  re tenue) .  Dans l e  nombre 
t o t a  des  l o c u t e u r s  ( l b r e  colonne), sont i n c l u s  les locutmars  pre- 
mibre langue (26" colonne). Devant l e  nmP6ro de l ' h a b i t a t i o n  e t  en- 
tre parenthhaes e s t  i n s c r i t  l e  nombre d'enfants q u i  ne sont pas enco- 
re en âge de p a r l e r  e t  q u i  cons t i tue  l 'essentiel  de l a  différence 
entre popula t ion  t o t a l e  et nombre de locuteurs .  

pour l e  français q u i  es t  la langue d'enseigseaent e t  dont l ' e m e g i s  
t r e n e n t  ne figure pas sur l 'exemplaire  comuniqu-6, l a  premiare co- 
lonne mentionne l es  indiv idua  en ayant acquis  nne connaissance extra- 
scolaire, l a  seconde ceux q n i  f réquentent  actuellement 1 '6cale  8 t  

l e u r s  degrés  d6 acdlar iea t ion ,  l a  t ro is ième ceux q u i  l 'ont d6j¿ quit -  
t 6  e t  l e m a  niveaux de fin d'étndes. 

Les in format ions  f o u r n i e s  p a r  c e t t e  s é r i e  de f i c h e s  ont 6th amthé-  

thisdes dana p l u s i e u r s  tableaux. 
Le premier c i r c o n s c r i t  l e s  a i r e e  de p a r l e r  de chaque langue e t  def i -  
n i t  l e u r  h g o r t a n c a  r e q e c t i v e  : pour cha~ua langue, est noté  l e  nom- 

bre t o t a l  de l o c n t e u r s  dans chacun à e s  l i e u x  considéréa. 
Le aecond indique p a r  l i e u  P t  ponr chaque p a r l a r ,  l e  nombre àe p e r  

sonne6 l ' a y a o t  comme prenigre  langue. Il correspond, dans une l a r g e  
mesure, à la distribution ethno-démographiqQo à a s  cheque l o c a l i t & .  

, 

. 
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Le problBna d'an non-?scoumaaiat g o s s i h l e  des deux not ions  d7ap3ar- 

t e n a c e  ethnique e t  de p r s a i h e  lmgua se  FOE^ bien entenàun, 0 rem- 
Bort de divers c o n t r ô l s s  e t  enqnstas  monogrsphiqnes que l'a9simil-a- 
tion des deux concepts t i?f lè te  g 6 n k d e m e n t  l a  r é a l i t s .  Quelqnes 
ces -ide!.ment t o t t s f u i a  nu2acer c e t t a  t e n d a c e  : 

. 

I 

r. 



Ø 

I 

20 

- 12 population fondatrice du village de Bac Lobe, originai- 
re de lmobe dens la région de Betikoumba, se considère monzombo. Ce- 
pendent, pour des raisons socio-historiques, elle parle en majorité 
le ngbd-b-e comme premiire langue (28 locuteurs contre 6 en monzombo) 

- la mEme tendance est attestée 5 Mongo OÙ de nombreux en- 
fants monzombo apprennent le ngbaka comme première langue. 

I - les enfents nés de parents d'origine ethnique différente 
acquièrent parfois en premier le sango véhiculaire. I1 en est ainsi, 
par exemple, pour 2 locuteurs du Bac Lobe, l'un étant de père yakoma 
et de mire ngbâka, l'autre de père mbati et de mhre ngbundu. Cette 
solution est certainement liée à la forte expansion que conneft ac- 
tuellement ce parler. Elle est drailleurs adoptée, en dehors de toute 
considération dtaffiliation ethnique, dans l'éducation de nombreux 
enfants habitant essentiellement l'agglomération de Mongoumba. En ZO- 

ne rurale, un cas extrgmement spécifique renvoyant à la nature des 
rapports traditionnels entre deux villages d'ethnies différentes sera 
décrit, oÙ le sango véhiculaire tend aussi remplir cette fonction 
de première langue. 

- la situation de quelques familles pygmées totalement éta- 
blies à Zinga constitue l'unique cas de sédentarisation aussi poussée 

' dans la région. Résidant dans des cases d'architecture villageoise 
mais de taille réduite, parlant principalement le ngbaka, c'est désor- 
mais dans cette langue qu'ils élèvent leur progéniture. Le recul de 
leur propre parler participe d'un processus d'érosion culturelle agis- 
sant à tous les niveaux (économique, social...). 

Le troisième et dernier tableau cumulant les données des précédents 
offre un état quantitatif régional des langues et de leur implantation 
ainsi que des ethnies. 

Dans un souci d'affinement et d'homogéneité cette présentation a été 
. modifiée. Considérant leurs aires géographiques, leurs apparentements 
et dans certains cas leurs fonctions, les langues sont ici répertoriées 

de la manière suivante.: 

. .  . 
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- Tahlèau I I l e e  langues r6piondes .  
Il s'agit dee, parlers Yernaculahea rqédfiqnes l a  noua- 

pr8featura ou B rsn proche environnemant gCographique, 

r Tableau II t l e s  autrealsnguea : oubanguiennem. 

e Tableau IIB. : l e a  autres langues 2 bantoue, g b a j a q z a r  
A 

:.. hausa, Wabe. 

Lee parlers inventorida dana cas tableaux a.ppartiennent b 

des zones gkograpbiquee souvent éloi@oa de l a  aoas-pr&fectara. Lem 
prégunae, au ds"ran%. limit&, srexplique atmtout p c  l ' & t a b l i s ~ ~ m f f n t  
plas OU moins d t 5 f h i t i i  de m i g r a n C e  originairea de ces  contr6ee. 

La carte de6 langues vernacalaires figure a p p r o h t i v e u o n t  
l a  local isat ion de tous ce8 parlers, 
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I L A N G U E S  O U B A N G U I B N N E S  L A N G U I S  B A N T O U E S  

GROUPE BANDA - GROUPE NG- i c  10 
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NGBAKA ONZOMBO "ZA NGBUNDU HBATL N W E  AXA 
1 

LCCALITE 

5NG0 .VILLAGE" 

3 N M  "ACCF" 

INGA 

IBO 

5SAWWGBA 

IMOLOTO 

4TALIMO ' 
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5NOONGE 
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6 
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17 

13 

16 
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62 

10 

23 

5 

5 

3 

1 
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7 

37 

1 
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3 

1 

6 

1 
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4 
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concerne .les quartiers Bogbob€, Yasaka et Bobele.' Batalimo " Beiarte ", eloigne d'environ 3 kms.n'a 

pas et* touche par l'enquetc. 
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T A B L E A U  IIA : L E S  A U T R E S  L A N G U E S  : 0 U h i ; N O U I E N N E S  

L A N G U I S  O U B A N C U I B W N E B  

GROUPE NGBALU 
-hc4 - 

P(lt\TIOI 
'IOTUE - 

101 

277 

427 

147 

322 

133 

965 

53 

41 

29 

1700 

66 

33 

50 

26 

15 

24 

I4 

70 

11 

31 

.i ." 

12 

GROUPE S A " .  

:BANZIL L I D A  

7 

I4 

1 

I 

7 

1 

60 



, -." 

sulx 

I i 2: 

93 

! I D  

25 

12: 

1: 

15 

1:' 

61 

87 

35 

5 

21 

20 

28 

18 

25 

14 

12 

26 

15 

26 :pt WPOYO 

TUTAUX 

.. ' 8311, b g b r  

2 i d e m  tableau 1 
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T A B L E A U  I I B  : L E S  A U T R E S  L A N G U E S  I 

BANTOUE: G0AYA - UANZA. HAUSA, MIABC. 

*. BANTOUE 

c 10 
_z 

BAKOTA 

GRoUpE GBAYA - UANZA 

- 
ALI 

- 
qGBAKA 
YIMNA- 

GENDE 

- 
GBAYA 

- 
BOF1 HhNZA 

W C A L I T E  

IONM V I L L A G E ’  

IONM “ACCF” 

INGA 

, I B a  

OSAIdNGBA 

i o n a m  

U T A L I I O  ’ 
v\C LOBE 

AGBO 

IONDONGE 

I ON G O U MB A 

T E 1  

IOTONGd 

X3ONZO 

NGOMOA 

’’ NGCLBBODE 
LRJBIN 1 

IASSIN 2 

lA55iU I 

iCilUEE 

L i i l i :  1 

A F A m  2 

&r.\EO 3 

OPULATION 
TGTALE 

101 

277 

4 2 7  

1 4 7  

322 

133 

965 

53 

41 

29 

1 7 0 0  

66 

33  

50 

26 

15 

2 4  

1 4  

70 

1 4  

33  

2 6  

22  

GBÄNU 

- 
1 

3 

12 

2 

62 

- 

2 

2 

2 

23 

2 

21 

5 

1 

1 

28 

11 

1 

19 

2 

1 

2 
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I ?  - 
3DF3 

1cJ:hLITC 
AL3 

2: 

? S  

110 

25 

i22 

17 

1 P  

17 

61 

87 

35 

5 

21 

20 

28 

18 

25 

1 4  

12 

26 

15 

26 

ABONGC 

pt 3ULOHSA 

YGVKBA 

l l 3 U Y h  

pt KWATO 

p' NDMEAPGA 

p' KOKD'DUAGU 

iAB0ULOU 1 . 

;ABOUWU 2 

:pt MBELI 

:pt MANMDE 

,pt ELONDO 

;OUGR 1 

GOUGA 2 

GOUGA 3 

CPt BAMINGI 

CPt GAM!~@LG 

Cet W O D E  

CPt HOPOYO 

TOTAUX 5412 

' iden tableau I. 
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LOCALITE 

- 
MONGO "VILLAGE" 

MONM "ACCF" 

ZINGA 

L I B 0  

BOSALANGBA 

BOMOLMO 

BATALIMO ' 

BAC M B E  

YAGBO 

MONDONGE 

MONGOUMBA 

I T E I  

MOTONGA 

cpt MBONZO 

CPt NMLODA 

CPt NGELEBODE 

BASSIN 1 . 

BASSIN 2 

BASSIN 3 

NGOTOBE 

s a w 0  I 

sAiQao 2 

SAiUBO 3 

T A B L E A U  111 : L E S  L A N G U E S - V E E I C U L A I R E S  

POPULATION 
T M A L E  

101 

277 

4 27 

147 

322 

133 

965 

53 

41 

29 

1700 

66 

33 

.so 

26 

15 

24 

14 

70 

14 

33 

26 

22 

SANGO 

- 
94 

247 

381 

130 

262 

94 

49 

40 

27 

1432 

56 

32 

25 

14 

9 

22 

12 

60 

14 

28 

22 

17 

LINGAL?. 

42 

73 

169 

53 

39 

14 

16 

8 

6 

370 

42 

14 

2 

5 

8 

46 

1 

15 

7 

R 

- 
MONGO 

- 
5 .  

6 

12 

12 

8 

3 

1 

4 

79 

5 

2 

1 

1 

1 

- 

IOCALITE 

MONGANM 

KOLABAYE 

YABONM 

cet BAI" 

IROUMBA 

CPt MBUYA 

cet EnATO 

C P t  HOMBANGA 

CPt KUNOUAM 

SABOUMU 1 

SABOULOU 2 

Cet MBELI 

Cpt MANGODE 

C P t  "w 

MUGA 1 

MUGA 2 

MUGA 3 

Cer W I N G 1  

c P t  rmwoLo 

C P t  HPODE 

cpt  Y.ALA 

c p =  HOPOYO 

TOTAUX 

WPULRTION 
TCTALE 

22 

99 

110 

25 

122 

17 

19 

17 

61 

87 

35 

5 

21 

20 

28 

18 

25 

14 

12 

26 

15 

26 

5412  

- 
=GO 

- 
19 

87 

74 

14 

84 

8 

13 

8 

40 

64 

22 

3 

1 0  

7 

26 

17 

24 

9 

5 

li 

8 

9 

__ 

3629 

LINGAWI 

- 
11 

11 

26 

76 

4 

9 

1 

58 

21 

3 

2 

8 

9 

9 

13 

5 

__ 

1204 

- 

M O N M  

- 

2 

. I  

8 

9 

2 

- 
162 

- 

. 
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- 
J1 - 
12 

16 

2 0  

11 

26 

11 

3 

1 

1 

61 

-- 
:r. 
- 

4 

12 

31 

6 

26 

7 

3 

4 

2 

70 

4 

1 

3 

2 

2 

- 

1 - 
5 

6 

1 

8 

k 

6 

2 

1 

61 

1 

2 

1 

- 

$1 - 

k 

6 

2 

13 

3 

5 

2 

4 6  

I 

- 
t2 - 
3 

I 

5 

9 

3 

2 

2 

40 

2 

1 

1 

I 

1 
- 

3 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

Cycle 
er 20 FWATIOX 

TOTALE 

101 

277 

421 

1 4 1  

322 

133 

965 

53 

4 1  

29 

1700 

6 6  

33 

50 

26 

15 

24 

1 4  

70 

1 4  

33 

26 

22 

- 
3 

1 

17 

7 

1 

3 

2 

116 

1 2  

5 

7 

1 

1 

- 

8 

4 

5 

i 8  

5 

3 

36 

1 

1 

1 

I 

IDNGCI *VILLAGE’ 

YON90 -AC:?* 

ZINGh 

LIB0 

E.OSAiP.k?GBZ . 

BOfiOLOTO 

BATALIMD 

BAC LOBE 

YAGBO 

MONDONGE 

c 

, 

I T E I  

MUTONGA 

CPt MBONZO 

CPt N W W D A  

CPt NGELEBODE 

BASSIN 1 

B A S S I N  2 

B A S S I N  3 

NGOTOBE 

SRXRBO 1 

SAKABO 2 

SAKABO 3 



LOCALITE i 
22 

99 

110 

25 

122 

17 

19 

17 

61 

87 

35 

- 5  

21 

20 

28 

18 

25 

14 

PI(I\NCRXS EN COURS D1~CQUISLTIDN 

niveau 
niveau E 

Ce2 CEl 

~ 

2 1 

LO 6 7 

9 6 6  

11 I 

TOTAtiX 4 
idem tablai" III 

mire - 
z 2  CX1 _- 
1 1  

2 

3 4  

4 1  

2 

secondaire 

c y c l e  
ler 2k t2 

4 3 1  

1 

m[ ill/ 1 4 1  LOO 

PRlWCAIS ACQUIS I 
c 

niveau 
par  acolsriiation 

ascondaire niveau primai 

I l  CPZ CEl n2 

1 

2 

1 

1 

1 2  

1 

22 16 

33 1 

- 
2 

3 

2 

9 

1 

, * '  
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I I I ,  REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 
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Une couvertrrro an 1/200.00Oe r e d i a d e  p a r  1eI.G.W. e s t  didponible 
pour la zone d'ktude. E l l e  a fa i t  l e o b j e t  de conrpléaent? e t  de aic 

S O 8  B jour toponymiques. Les c a r t e s  que nous en arone t i r é  mention- 
nent aYec l e u r s  a p p e l l a t i o n s  r e spec t ive8  la t o t a l i t é  des l i e u r  ha- 
bitde.  
Rendue nécessaire ai l ' o n  derrire r ep résen te r  l e  msdmnm atinfora- 
t i o n s  issnes d e . l * e n q u t t e  (é tan t  donne l ' e s s a i  d 'exhaustivitk de 

lePr enregis t rement) ,  c e t t e  p réc i s ion  a p p a r d t  ausd s o t b i t a b l .  
SOUB peine de masquer ou du m o h a  de ne décrire que f o r t  partiel- 
lement l e  r é a l i t é  CStudike. En e f f e t ,  g loba l i se r ,  s c h 8 u t i s e r  h 
l *ex t r tme  lors dn r e p o r t  cartographique e s t  i c i  dii ' f icuement com- 
p a t i b l e  avec l e  c a r a c t è r e  par t icul ièrement  complexe e t  h é t é r o g h e  
de l a  région, tant du p o i n t  de rue ethnique que l i ngu i s t ique .  
Amalgamer, v i s u a l i s e r  ensemble, p a r  exemple, une serie de hameaux 
dont c e r t a i n s  peuvent compter moins d'ana vingtaine de membres a t  
administrativement regroupée en un s e u l  v i l l a g e ,  appauvri t  e t  dé- 

forme l e s  faits. C'est l e  c a s  du village de Sakabo. Fomé d'un che- 
p e l e t  de l o c a l i t é s  échelonnées l e  long de l a  petite p i s t e  q u i  v ien t  
bu te r  sur l a  r i v i è r e  C-uga, fl 8 pour principale homogénéit6 son 

statut  administratif. Le r ep résen te r  dana sa d i v e r s i t é  rend compte 
du ñ e n t h e n t  de différence vécu par l e s  h a b i t a n t s  e t  m a t é r i a l i s é  
dans leurs i n s c r i p t i o n s  spa t ia lea .  Si l ' o n  consulte l a  c a r t e  do Si- 

t a a t i o n l b g u i s t i q u e  on c e l l e  d*ethno-d&mographie9 on v o i t  que l e a  
langues e t  l e s  ethnies dominantes v a r i e n t  d'un po in t  d * - h a t e l l a t i o n  
B un a u t r e  : 

E a s s h  7 I e b a t i  

Bassin 2 : ngbaka 
& S S b  3 : =baza  
Agotobe : =bati 
s a a b c  1 : mbati  et a b a z a  

S&cbo 2 : ngb-ka (o?~&eXB*ange) 
S&abo 3 I ngbaka (origbienBongsla) 

:. 
. .' 

1 
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La composition f a i t  en sorto,  que Iorsqu*on &uperpose' l e s  calques, 

l a s  c&-rCa concernant une r8~0 l o c a l i t 4  viennent s 'accoler  pour don- 
ner une iaage globale de sa s i t u a t i o n  l inguis t ique .  Comme' pour l a  
a m t a  p d c é d e n t e ,  certains 6lCments d r i n t ¿ r ? t  .oindre &rent l i r e  
&cart& s. 
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Pour d e s  raisons m a t b r i e l l b s ,  c e s  docunente cartogr-hiques ne peu- 
vent  p a r a l t r e  dans l e  cadra de c e t t o  publ icat ion.  La carte ethnDrd¿- 
mographiqus, l .imit8e la zone sud de l a  soua-prlfe&uro e t  profon- 
dément s i g p l i f i ¿ e ,  n'indique p l u e  que l e  t o t a l  do populat ion p a r  10- 
c a l i t e  et l'ethnie q u i  y e& l a  p l u s  noabraum. Celle de d6mgrapM.e 
l i n a i a t i q u e  est devenue una c a r t e ,  an 1/200.000e, non qUalltitatiT0 
e t  mentionnant uniqueuent pour chaque e g g l c d r a t i o a  l a  langue q u i  J 

p o s ~ e d e  l e  plue de locuteure.  Seuls des graphes i l l u s t r a n t  l 'analyse 
de l * ¿ t n t  l i n g u i s t i q u e  de quelques l o c a l i t é s  rendront compte du facl 
t o u r  q u a n t i t a t i f .  

Ces c a r t e s  n ' o f f r e n t  qu'un panorana sommaire de l ' implanta t ion  des 
p r i n c i p a l e s  langues e t  ethnies. Hais il est  p a r f o i s  impossible d ' e  
pérer un choix  l e  p l u s  l i m i t a t i f ,  h saro i r  i s o l e r  une seule etthnie 
ou langue p a r  l o c a l i t é .  Il en e a t  k i n d  du p o i n t  de vue ethnique pour 
sakabo 1 e t  muga  2, du p o i n t  da m e  l i n g u i s t i q u e  pour Dei, -bo 1 

e t  Sagab0 3. Daas t o u s  les cas, la r i s i o n  donnee e s t  s t a t i q u e  t 

l ' e t h n i e  ou la langue re tenue  est C O ~ p 6 3  & SOR enviransuent. L'ab- 
sence des h d i c s s  fournis par l a  préeanta t ion  de Bon a r t i c l l a t i o n  
avec d'autres ethnies ou langues, atomisa l a  r8a l i tg .  d l'on psssrd 
laexemple da aka, langue pjgaBa3 ea mention a r  l a  c a r t 3  s ia ip l i f i& 
n o t i f i e r a i t  les l i e u x  oÙ e l le  est dombanta; la m i s e  en pareJ.lble 
d e s  quelques graphes co"naiqu6s permet p a r  contre  d ' i d e n t i f i e r  ces 

p o i n t s  mais aus& d 'en t revoi r  c e r t a i n s  traits de son i n s e r t i o n ,  de 
sa p l a c e  dans l ' évent& l i n g u i s t i q u e  ( f e i b l e  r t i f f U 8 i O I i  en milieu 
v i l l a g e o i s o  c o e d s t e n c e  dans l a  sphhre, pymée avac d t a u t r a a  paì-lers 

mais en noabre l i m i t & .  .. n ) .  

Dana le c a s  d'une t e l l a  région q u i  u ' o s t  611 r i e n  UP 51oc homoganz 
maia une c o n s t e l l a t i o n  de contacta  a t k d q n e a  et; l h g n i s t i q u e a  (ou- 

b a g u i m t g  - bentous), Il semble p e a i s  de 53 demender deas qu 'e l le  
meB6e-o l a  r6diiàetiao de c a r t a s  & grande Q c h d l e  est p o s d b l e  e t  quy 
a l l a  en serait l e u r  p o r i g e  & p i f i c a t i v a .  L ' u t i l i s a t i o n  de hzchwes &u 
de zones ds co*dsns  peraTG d i f f i d l o ,  wirb iad6quate;  l e  m c o ~ i r s  

B un sjatine de c e z c l s s  color& e t  dont l e  &@&tre v e i a b l a  iz&- 
q u e r a i t  l a  densité de2 lOcutsUr6 s e r a i t  ca,rk&3m4nt p l u s  appbzprid. 

c 
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I V ,  PRINCIPAUX TRAITS DE LA 
SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE 

L'approche des problèmes Sociolinguistiquea dans la GousQré- 
fecture de Mongoumba fait apparaftre la necessité de se réfé- 
rer constamment A l'histdire da peuplement régional car  il 
existe une grande diversité des situations de contacts ainsi 

que des solutions adoptées pour leur communication par les 

populations. 

A L ' H I S T O I R E  D U  PEUPLEMENT 

La carte "Le Peuplement" indique les grandes directions des 
migrations qui se sont déroulées aux XIXme et Xxme siècles e t  O n t  

abouti 5 la mise en place du peuplement actuel. Celle-ci s'est 
opérée en plusieurs étapes. 
Des vestiges archéologiques attestent d'une occupation très 

ancienne de la foret pénétrée le long des cours dteau par des 
peuples de.langue bantoue. Dans la sous-préfecture de Mongoumba, 
le site de Batalimo en bordure de la Lobaye est composé de po- 

teries et de matériel lithiquel. Mais les déplacements, l e s  fi- 
xations éventuelles de ces populations durant leur vaste mouve- 

ment migratoire vers les savanes du Bas-Congo sont pour l'ins- 

tant peu CONIL~S'. 

1.' Bayle des Hermens, R. de, 1975, Recherches préhistoriques 
en République Centrafricaine, Paris, Klincksieck 

2. a- David N.,'tEarly bantu expansion in the context of Central 

African Prihistory : 4000 - 1 B.C." (Colloque 
internatiod du CNRS : L'expansion bantoue - Viviera, 
4 - 18 Avril 1977) 

b- Phillipson D.?j.,"L'expansion bantoue en Afrique or ienta le  

méridionale : les témoins archéologiques et linguisticues 
" ( i d e m  2 a) 

I 
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Durant la traversée de ces contrées forestières qui leur étaient 
étrangères, elles entrèrent certainement en contact avec les Pyg- 
mées qui leur servirent peut-&tre de guides et les approvisionnè- 
rent en gibier et autres produits de la forst. * 
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Pour une période historique beaucoup plus récente, les populations 
constituant l'actuel peuplement de la région trouvèrent les pygmées 
Aka sur place, ce qui n'exclut pas la probabilité de longs et 
étroits rapports antérieurs, certaines effectuant d'ailleurs leur 
dernière étape migratoire en même temps que quelques bandes pyg- 
mées. Les Aka nomadisent sur un territoire occupant le confluent 
de la Lobaye et de l'Oubangui jusqu'à la Lése au nord, s'étendant 

A l'Ouest jusque dans la région de Bagandou et au sud vers la rive 
gauche du cours inférieur de 1'Ibenga (zones de Enyellé et Bétou). 
Ils étaient sans doute les principaux, parfois les seuls habitants 
de cet espace peu peuplé jusqu'au XIX'siècle et qui l'est encore 
aujourdhui excepté sa lisière forestière. I1 semble que des cam- 
pements bordaient mgme l'Oubangui dont les rives étaient alors COU- 
vertes de forêt dense et sur lequel les piroguiers bobanguiconvo- 
yaient vers le sud ivoires et esclaves. 
I1 est difficile de dater précisément les divers moments de l'ins- 
tallation des populations qui occupent actuellement les territoi- 
res de la basse Lobaye. I1 semble que ce soit 2 la fin du XVIII ème 
siècle ou au début du XIX ème que s'amorçent ces vagues migratoi- 
res parties du Sud-Sud-Est en direction du Nord-Nord-Ouest et ca- 
nalisées par les voies de pénétration que sont l'Oubangui, la Lo- 
baye et diverses rivières orientées vers l'ouest-Nord-Ouest ( L é s e ,  

Ibenga et ses affluents ... 1. Des petits groupes ngbaka et mbati 
originaires des régions aujourd'hui Zairoises situées hauteur 
d'lmpfondo, s'établissent progressivement l'intérieur des terres 
(région de Mbaiki). D'abord pacifique, cette colonisation prendra 
une 'tournure conflictuelle avec l'arrivée d'un nombre grandissant 
de migrants. Certains représentants de ces populations de l'inté- 
rieur viendront se fixer 2 proximité de l'Oubangui durant l'époque 
coloniale. 

... , 
, .. 
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En ce qui concerne l'occupation de la zone riveraine de l*@ubengui, 

u n e  Longue lignée migretoire partie de la région de Kbome, EU Sud, 

vers 38.50, progresse vers le Nord par petites &tapes, Remontant l e  
fleuve en pirogue ou Be déplaçant par voie terrestre, elle est com- 

posie d'abord de ligneges rrgbaka fngbaka du fleuve) suivis de li- 
gnages monzombo, tous appcrten6nt au &me groupe oubanguien. 

Les ligneges monaombo arrivent dana l'ordre suivent : les imobe 
(auj ourd'hui au Bac Lobe, s u r  l a  Lobeye), les inzinga (actuelle- 

ment ; Miongo et qui constituent la position la plus septentrionale 

des Honaonbo), les itci (2 Itei). Ces trois groupes sont rejoints 

par deux autres lignages qui s'implantent l'emplacement contem- 

porain de Mangatumba : les ingoka (monzombo) et l e s  s6bala (ngbaka 

du ZLeuve qui adoptent la langue monzombo). 

Puis, consécutivement 
gauche de l'Oubangui et française s u r  la rive droite, stouvre vers 

1900 une nouvelle phase de peuplement. Elle est marquée par l'ins- 

tallation, qui, malgré certains retours partiels et temporaires 

s u r  la rive opposée (en particulier dans le cas des villages de 

Nongango et Yabongo), peut etre considérée comme définitive, de 
lignages monzombo s u r  la rive française. Etablis sur le bourrelet 

de berge entre la Lobaye et la G m g a ,  il s'agit des ikomba (& Ikoum- 
ba), des ingando (actuellement Mongoumba), des Yabongo ( e  Mongan- 
go et Yabongo) et des itombi (A Saboulou). Des contitgents mbanza et 

ngbundu (appartenant au mgme ensemble oubanguien mais de groupe ban- 

da) accompagnent les Monzombo comme esclaves. 

Un petit mouvement de population venant de l'intérieur s'opère 

la suite de la convention franco-allemande du 4 Novembre l9ll qui 
confère l'Allemagne la souveraineté sur  la région de Mba'iki, la 
ligne de partage suivant la Lobaye jusqu'à son confluent avec l'Ou- 
bangui (les Allemands seront chassés de Mba'iki en 1914 et la France 
récupérera officiellement lors du Traité de Versailles du 28 Juin 
1919 les territoires qu'elle avait cédé). 

la conqudte coloniale belge sur la rive 

I. Thomas J.M;C., 1963, Les Ngbaka de la Lobaye. Le dépeuplement 

rural chez une population forestière de la République Centrafri- 

caine. Paris, Mouton - 
.. 

, . .  
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Quelques groupes ngbaka et mbati fuient vers la zone de Lok0 restée 

BOUS contrôle français. Des familles gagnent les alent,ours de Mon- 

goumba promue, le 21 Janvier 1913, "Poste de surveillance". Cas 
arrivées sont toutefois en nombre très limité, d'autres intervenant 

beaucoup plus tard et étant le fait des mêmes mbati de Lok0 en con- 

flit avec leurs voisins ngbaka. 

Le peuplement régional reste donc limité aux "gens d'eau" (monzombo, 
ngbaka du fleuve), l'arrière - pays, essentiellement parcouru par 
les bandes pygmées, ne connaissant certainement que peu d'implanta- 
tions de populations de l'intérieur, excepté la venue' souvent tem- 

poraire, de chasseurs attirés par ces contrées boisées et giboyeuses. 

C'est durant la décennie 1920-1930 qu'interviennent plusieurs fac- 

teurs qui transforment la structure géographique du peuplement. 
Tout d'abord, répondant 5 des nécessités dconomiques ainsi qu'à la 

volonté administrative de mieux contr6ler lee populations, l'ouver- 

ture de la piste carrossable Mba'iki-Mongoumba entraîne le rassem- 
blement sur cet axe, de lignages ngbaka résidant jusque 18 à l'écart 
non loin de la Lésè. I1 s'agit des bogbobe, yasaka, bobele (qui 
forment aujourd'hui le village de Batalimo) et bogani (Bosalangba 

et Bomoloto), A la même date et provenant de la meme région, arri- 

vent Mongo des familles ngbaka qui construisent leur village 

côté de celui des monzombo et à l'intérieur des terres. 

A la m&me époque, la rive de l'Oubangui accueille des familles san- 

go à Mongoumba tandis que des bulaka fondent le village de Zinga, 

Les deux groupes, originaires de la région de Mobaye, sont attirés 

par les possibilités qu'offrent la pêche et le commerce du poisson 
dans la Lobaye. Mongoumba connaît un développement de son rale ad- 

ministratif et politique. Un poste de donane y est installé le 15 
Mai 19'23, le bureau auxiliaire des P.T.T. devient bureau de plein 

exercice le 31 Juillet 1924 auquel sere rattaché en 1929 celui de 
Mbalki ,  un emploi de Chef de Poste Administratif y est crée l e  10 

Août 1928. Marque de la présence françalse face au colonisateur bel- 
ge étebli sur la rive opposée, Mongoumha devient le port d'évacua- 
tion des productions régionales (caoutchouc, palmistes, copal, 

bois. . . ) 

c 
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Au noFau monzombo-sango s'adjoignent les familles des travailleurs 

des compagnies fluviales (notamment yakoma et langbasi qui sont 
laptots sur les baleinières) et des compagnies concessionnaires 
(la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui en particulier-qui re- 
crute des manoeuvres et des coupeurs de bois à proximité d'Itei). 
Ces employés viennent des régions de l*int&rieur et appartiennent 
5 des ethnies oubanguiennes (ngbaka) et bantoues (mbati, ngando) 
auxquelles s'ajoutent des bofi, ali, gbaya .... 
A côté du village de Mongo, naît, avec l'installation de la Compa- 
nie Générale des Transports en Afrique, celui aujourd'hui dénommé 
Mongo ACCF (du nom de la nouvelle compagnie fluviale). La majorité 
de sa population est composée de ngbaka originaires des villages 
de Bomoloto, Bosalanga, Batalimo, Bobua et surtout gokanga. Zinga 
draine toute une population d'ethnies diverses attirée par l'offre 
d'emplois liée au trafic fluvial et aux difficultés de la navigation 
à hauteur des affleurements rocheux (déchargement des marchandises, 
acheminement par rail jusqu'à Plongo ACCF...). 

Parallèlement h l'installation dans ces trois centres notables du 
marché du travail régional, les nouvelles populations s'établissent 
aussi progressivement le long de la petite piste qui suitala ligne 
télégraphique Mongoumba-B6tou : quartier Compagnie qui fut rattaché 
H Mongoumba, Motonga, Bassin, Sakabo, Molabaye, Gouga. 
Incités par l'accroissement des activités locales et ayant parfois 
transité par la colonie belge, des commerçants musulmans d'origine 
tchadienne (souvent du Salamat) s'implantent Mongownba oh ils for- 
ment un quartier ali centre de la ville. En 1922, apparaît aussi un 
quartier d'Anciens Combattants dont la plupart sont ngbaka. Entre 
1941 et 1948, Mongoumba passe de 427 5 1756 habitants. 

B i e n  que dans une moindre mesure par rapport 5 Bangui ou certaines 
exploitations forestières (SABE Bobilngi, SEFI Mbata ... ),  la zone 
de Mongoumba constitue donc un point d'attraction. Cette seconde va- 
gue de peuplement provenant principalement de l'intérieur et qui suit 
les premières installations riveraines monzombo et ngbaka, participe 
de ces mouvements de populations qui comme le constate le chef de 
Région R. Bouscayro1,"tendent au dépeuplement des villages, 5 une 
diminution proportionnelle des cultures vivribes, l'augmentation 
du coût de la vie et la rlhsagrbgation progressive de la société .. . .: 

t 

- .  
. .  , .  . . '  . .- 
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autochtone". 1 
La fin de la periode coloniale et le début de l'ère d'indépendance 
sont marqués par l'arrivée de forts contingents mbati venus de 
Mbaïki H la recherche de terres.-Libo, sur la route de Zinga, se 
constitue alors. Mais la plupart des migrants (principalement ngbaka 
et mbati) viennent rejoindre des parents déjà installés Mongownba 
et dans la zone sud (parfois après une étape intermédiaire dans le 
centre urbain) oÙ le contact avec les villages monzombo riverains 
n'est pas aisé. On notera que dans cette dernière zone s'organise 
une Co-résidence mbati (bantou) - mbanza (oubanguien, groupe banda) 
h Bassin 3 ,  Sakabo 1, Gouga 1 et parfois ngbaka (oubanguien, groupe 
ngbaka) 
centes, certaines ne datent pas plus d'une quinzaine d'années. Les 
points d'installation sont souvent nouveaux; cette frange fores- 
tière parcourue par les pygmées et quelque peu visitée par les mon- 
zombo (recherche de bois, collecte....) n'avait généralement pas 
connu jusqu'alors d'établissements humains permanents. Ces migra- 
tions de type individuel ou familisal viennent renforcer les petites 
entités ethniques existantes ou en créer de nouvelles. Elles sont 
souvent le fait de gens qui n'arrivent pas directement de leur terre 
natale (MbaZki) mais du Congo-Brazzaville (aujourd'hui R.P. du Congo) 
oÙ ils avaient émigré. En effet, la zone congolaise a suscité de 
nombreux déplacements des populations de la Lobaye. Ces dernières 
ont été attirées par un appel de main d'oeuvre en plusieurs points : 
le long du tracé du chemin de fer Congo-Océan, Brazzaville mais 
surtout les régions septentrionales riveraines de l'Oubangui. Dans 
ces dernières,insuffisamment peuplées pour satisfaire l'offre de 
travail, les étrangers s'emploient dans les postes des coropagnies 
fluviales, les sociétés concessionnaires (ivoire, caoutchouc, copal, 
raphia; oliagineux, bois, Elais, caféier .... )ou les chefs lieux 
qui bénéficient d'un certain rayonnement (Bétou, Dongou, Impfondo ... : 
De longues pistes forestières permettent la liaison avec le coeur 
de la Lobaye. "Un rapport administratif de Dongou, en 19.36 estime 

. 

.'. 

Motonga, Bassin 2, Sakabo 3. Ces arrivées sont donc ré- 

2000 le nombre de personnes venues principalement de la Lobaye 
(familles comprises). 

1. R, Eouscayrol "Rapport politique, Lobaye 4 9 l ' ,  Mbaiki, 25 - '2 

1950, Archives de la Sous-l'r6fecture de Slongou- 
ba ( E C A )  

. .. 

1 
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En 1957 un autre rapport estime & 6000 les arrivées qui se sont 
ichelonnées depuis ~ 9 1 0 .  .... à Dongon, plu6 de 120 &rangers sur 

428 adultes de sexe masculin ( 8 3 % ) ;  i Impfondo, 299 sur 865. Dans 
ce dernier centre, ce sont encore les originaires de RCA qui sont 
les plus nombreux (197 personnes) suivis par les ori&inaires du 
Congo ex-Belge (78)."1.C'est dans les cas de retour vers le pays 
d'origine que certains migrants arrêtent leur remontde daxis la 
région de Mongouiiba oÙ ils trouvent attaches et'nniques et terres 
disponibles. 

Depuis la décennie ~ 9 6 0 ,  deux f a i t s  majeurs pezwcnt 8 t r e  notés our 
le plan de la population. 

DPune part, il existe 5 Nongoumba, chef-lieu de Sous-Prifecture, 
un ensemble de corps (gendarmerie, garde centrafricaine, police, 
douane) et de services administratifs (P.T.T., dispensaire, servi- 
ces sous-préfectoraux) qui voient passer des familles d'origines 

. très diverses (gbanzili, linda, yakpa, gbaya, manza. ... ). Cette 
amplification et diversification des représentations ethniques ne 
peut certainement qu'être accentuée par l'ouverture sur l'extérieur 
que connaît la ville avec le démarrage d'un vaste programme de tra- 
vaux à caractère principalement touristique. 

D'autre part, un phénomène tout à fait récent concerne les pygmées 
qui, encouragés par l'administration, tendent 5 se rapprocher des 
villes et villages, et meme, pour certains d'entre eux, se séden- 
-tariser le long des routes et pistes. Cette orientation provoque 
un élargissement considérable des relations économiques avec les 

I' ma i tre s''vil1 ag e o is o 

Dans cette sorte de palette ethnique, les Ngbaka occupent la place 
la plus importante puisqu'ils représentent 46,07 % du peuplement 
régional tandis que les Mbati et les Monzombo n'en constituent res- 
pectivement que 12.94% et 11,15% (ces pourcentages approximatifs 
sont calculés à partir du nombre total de locuteurs, 4788, qui ne 
correspond qu'A 88,48% du total de population, 5412). Les pygmees 
Aka représentent 7.22% mais leur présence est largement sous-évaluée 
étant donné que les enquêtes n'ont 'toucñé qu'un nombre limité de 
campements. 

' 1, P, Vennetier, "Les hommes et leurs activités dans le Nord du .. 
Congo-Brazzaville", Cahiers ORSTOM, série Scien- 
ces Humaines, ~01.11, nO1, 1965 
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La reprgsentation des autres ethnies originaires de l'environnement 
géographique äe la nous-prifecture est beaucoup plus faible : Kpaia 
(0,75$) Hbanza !Z,gOs) Nghundu ( l , 5 Z % )  , lisando ( O , g l % )  Wgombe 
(o 62%) 

If en est de meme pour les populations provenant de r6gions généra- 
lement plus é3oign6es : Gbsnzili (0,31$.), Bulalia (1,12%), Ngandi 
(0,18H , Saogo ( 2 , 6 t % )  I Szkoma (1,34%) , Nghandi (0~16%) Linda (2 '25% 

Yalrpa ( O , k 3 % ) '  Langbasi (0,73%b), h'ghugbu (0,54%), MDno-TSghrs (0,22%), 

Nzakara (0,0@$) 
(0,2j%) y A l i  ( .0 ,3q%),  Menza ( 0 , 4 8 % ) ,  Kgbaka-Mitonagende (0,167;) Hau- 
sa (0,04$), Tchadiens musulmans (1,449:). Ces derniers, Fo"r lesquels 
on mentionne l'identité religieuse car il s'agit d'un cririre agis- 
sent nettement äans les r a p p a r r s  sociaux, tiennent de nombreuses bou- 
tiques à Batalimo "scierie" qui nta pu faire l'objet dtinvestigations. 

Si l'on examine les aires de diffusioL des langues de ces dernières 
populations, on observe qu'elles sont généralement très ponctuelles 
et correspondent aux localités dont les activités passées ou actuel- 
les ont constitué des pâles d'attraction. Les pourcentages présentés 
renvoient (dans sa 
forme et sa fonction vernaculaire) oh il s'agit uniquement des locu- 
teurs lère langue (des informations manquant pour la ville de Mon- 
goumba). Mongo ACCF, Zinga et Mongoumba regroupent la quasi-totalité 
de ces locuteurs : 

Bakota  (0,08%), Ghzya (1'69%) I Gbanu (0,487;) y Bofi 

. 

l'ensemble des locuteurs, excepté pour le sango 

gbanzili : 

bulaka : 

sango 

yakoma : . 

Mongo ACCF 

Zinga 84.73% des locuteurs 

Mongoumba 

Zinga 1 i 87,30% -"- Mongoumba 

Zinga ) 

97,68% -lt- Mongoumba 

Mongo ACCF 

Zinga 

Mongoumba i 94998?4 -"- 



ngbandi : 

l i n d a  I 

\ 

yakpa : 

langbas i  : 

ngbugbu : 

gbaya : 

gbanu : 
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Zings 1 
100% dea locuteurs . 

Mongoumba j 

Mongo ACCF 

Zinga 
Mongoumba 

89,11% -Il- 
) 

Zinga 1 ; 100% -11, 

Mongoumba ) 

Mongo ACCF 

Zinga ; 100% -Il- 

Mongoumba 

Mongo ACCF 

Zinga 
Mongoumba 

Mongo-ACCF 
Zinga 
Mongowba 

98971% - 1 ' -  

93,61% - i r -  

Zinga 1 ; 100% -11 -  -11- 

Mongoumba ) 

Les diverses phases  de peuplement de la s o u s - p r é f e c t u r e  I ! Plongoumba 
ont produit Tme situation s o c i o l i n g u i s t i q u e  o r i g i n a l e .  La r é g i o n  cens  

t i t u e  un cas p a r t i c d . i è r e m e n t  remarquable de p lur i -e thnisme at donc 

de c o n t a c z s  l i n g u i s t i q u e s  m u l t i p l e s  encre o u b a n s u i e n s , a t  e n t r e  ban- 

t o u s  e t  oubang*iiens. L e s  s o l u t i o z s  ~ d u p t i ~ s  p o u r  ia communication 

e n t r e  groupes d l o r i y i n e s  d i v ? r s e s ,  aux a c t i v i t g s  6cOncx"~UeS o c  de 
szatuts sociaux d i f f b r s n t s ,  ~ e u - ~ e n r ,  e t r e  rozroupees en p l u s i e u r s  e=- 

ã embi a 5  * 
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Ces études de cas concerneront les parlers les plus usités (A l'ex.- 

8 .  LES CONTACTS LINGUISTIQUES 

.". . . 

1. E n t r e  g r o u p e s  o u b a n g u i e n s  

1.1. monzombo - ngbaka 

P a r m i  les 60,50% des locuteurs régertoriés dans l'enquête et qui 
parlent ngbaka, la majorité connaissent le ngbaka - ma' bo, C'est 
5 dire la langue des ngbaka de l'intérieur forestier, 

Toutefois, dans les villages monzombo, il s'agit surtout du ngbaka- 
bale et du ngbaka-mawo, parlers des ngbaka du fleuve et principale- 

- ment répandus en territoire zaïrois. 

En effet, Monzombo et Ngbaka-Mabo n'entretiennent pas de rapports 
fréquents et étroits; ils se comprennent mutuellement mais ne par- 
lent pas la langue du voisin. Avec les Ngbaka du fleuve, au con- 

traire, les Monzombo sont liés par des relations qui se situent à 
des niveaux divers, personnel, familial et lisnager. Ces liens re- 
posent en particulier sur des alliances matrimoniales, les femmes 
des villages monzombo centrafricains étant souvent originaires de 
villages ngbaka centrafricains mais surtout zaïrois. Cette orien- 
tation des mnrLages entraîne des Gchznges quotidiens entre les 
deux rives de l'Oubangui et un processus de fusion ethno-linguis- 
tique entre les lignases concernés. Ceuu-ci s'expriment aussi bien 
en monzombo qufen ngbaka, 

c 
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Lee reprisentations grzphiques de l'état linguistique des villa- 
p95 monzombo dPIkounbe et d'ïtei illustrent cette diffusion d u  
ngbaka '. A Ikoumba, Y O * l b $  des locuteurs parlent le monzombo et 
49,18% le ngbaka tandis qu'h  Itei l'audience de cette dernière lan- 
gue est encare plus large puisque 87,30% des locuteurs la parlent, 
ce qui &quiveut presque au degré d'implantation du monzombo 
(98*41% das locuteurs). 

Nous avons vu ausei, B propos des possibles discordances entre les 
notions d'ethnie et de première langue, que les villageois de Mongo 
et de Bac Lobe, monpombo 6 l'origine, utilisent aujourd'hui, sans 
pour autant evoir oublié leur langue première, le ngbaka-bale comme 
langue quotidienne et y ont recoGrs pour 1'Cducation de leurs enfan 
A Mongo, 99% des locuteurs connaissent le ngbaka; au Bac Lobe,85% 
(ce chiffre renvoyant au nombre total de locuteurs dans lequel sont 
compris des gens étrangers & la région et nrappartenanga la popu- 
lation traditionnelle du village comme des gbanzili employés au bac 
permettant le franchissement de la Lobaye). 

as 

5. 

1.2. monzombo - kpala 
Le kpala, parlé par un groupe ethnique de le région de Libengué au 
Zaïre, est un dialecte ngbaka, Des femmes kpala sont épousées par 
des monzombo, Elles parlent la langue de leurs maris qui connaissent 
également celle de leurs épouses. Certains vieux monzombo disent 
parler le kpala dont la diffusion, liée A ltétendue des rapports 
enire communautés, varie d'un village monzombo à un autre. I1 est 
particulièrement répandu 6 Ikoumba et Saboulou i oÙ plus de 4496 des 
locuteurs le parlqnt (pour respectivement 5,7374 et 1,28% de locu- 
teurs d'origine kpala]. 

1.3. monzombo - mbanza I ngbundu 

Les Monzombo et Ngbaka du fleuve ont entretenu des relations passées 
très hostiles (guerre et esclavage) avec ces deux sous-groupes ban- 
da originaires de la région de Libengg Zaïre.). .. 

1. Ces documents reprennent le principe de la carte de démographie- 
linguistique. Mais chaque langue est ici présentée par rapport à 

l'ensemble des locuteurs. Un carré de référence de 2mm de caté cor- 
' respond à 1-5 locuteurs puis la progression est chaque fois de 2mm 

' pour 5-15 locuteurs, 15-90, 30-50, 50-75, 75m100, 100-150, 150-200, 
.* 

200-250 ... 
c 
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L'installation de ces derniers en territoire centrafricein est 
g6véralement récente. Certains sont venus il y a une dizaine d'an- 
n&es àe Betikoumba (R.P. Congo) oÙ ils s'étaient regroupés en vil- 
lage lors de leur kmencipation en 1916. D'autres, dont les implan- 
t a t ions  sont encore plus r&centes, 
Leurs établissements, parfois isolés (Sahoulou 2, Gougag), ne don- 
nent jamais lieu à =ne Co-rCsidence avec leurs anciens maîtres mais 
avec àes Etrangers bantous, en l'occalt~ence les mbati (Bassin 3 ,  
Sakabo 1, Gouga 1) avec lesquels n'existe aucune inter-compréhen- 
sion des langues vernaculaires. 

Les relations actuelles avfc les Monzombo ne conduisent pas, sauf 
cas exceptionnels, Dans leurs rap- 

ports d'échanges, les hommes mbanza parlent le monzombo tandis que 
les Monzombo disent comprendre le mbanza et le ngbundu sans toute- 
fois les parler. 

sont arrives directement du Zaïre. 

dea elliances matrimoniales. 

2. Entre groupes oubanguiens et bantous 

2.1. monzombo - mbati 
Le -contact monzombo-mbati représente un cas intéressant d'exclusion 
linguistique. Les Monzombo ne parlent pas le mbati, la réciproque 
étant également vraie, En dépit de ces entités nettement cloisonnées, 
les relations d'échanges entre villageois monzombo pscheurs /produc- 
teurs d'alcool de mais et villageois mbati chasseurs/ collecteurs 
de vin de palme vont toutefois aujourd'hui se développant, les re- 
lations matrimoniales étant cependant pratiquement inexistantes. 

L'arrivée des familles mbati,entre 1925 et 1955 environ,à quelques 
centaines de mètres des villages monzombo, le long de la piste Moni 
goumba-Gouga, a provoqué une concurrence pour la jouissance des 
terres en vue de leur mise en culture (cultures vivrières puis, 
plus tard, commerciales) et des cours d'eau de fordt. Cette situa- 
tion a engendré des rapports conflictuels entre les deux ... 
tés. 

communau-' 
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L'opposition semble d'ailleurs davantage marquée dana l'extr'e- 
me-sud de la région, au niveau d'Ikoumba/Yabongo-Molabaye par, 
exemple, qu'au Nord au niveau de Motonga notamment oùl'utilisation 
du monzombo (10 locuteurs) dép_asse les limites de la population 
monzombo enregistrée dans la localité (cf. représentations carto- 
graphiques). 

I 

La quasi-totalité des locuteurs des deux ensembles de villages con- 
naît le sango véhiculaire et l'utilise dans leurs rapports commer- 
ciaux ou pour le règlement des éventuels différends. La langue Vé- 
hiculaire apparait comme un terrain neutre, un atout contribuant à 
dépasser un état traditionnellement conflictuel et dont l'intensité 
va dès lors s'amenuisant- Dans deux cas, enregistrés Molabaye, le 
sango devient première langue pour des enfants de famille mbati. 

"I. 

< . .  

2 . 2 .  monzombo - ngando 
La situation est sensiblement la même qu'en ce qui concerne le con- 
tact monzombo-mbati. Les ethnies mbati et ngando partagent d'ailleurs 
le même habitat dans la région (quartier Compagnie 5 Mongoumba, Lib09 
Motonga, Sakabo 3 ,  Molabaye). Cependant, l'usage du ngando par les 
villageois mbati, dans les relations entre ces deux groupes, n'est 
pas attesté. Les Mbati étant, de loin, les plus nombreux, c'est 
leur langue qui a le statut de langue de communication et le sango 
véhiculaire a moins d'utilité que dans le cas d'un contact ouban- 
q,ieWbantou, 

2.3. monzombo - ngombe 

Les rapports entre l'ethnie monzombo et l'ethnie ngombe- qui réside 
au Zaíre, se situent au niveau matrimonial. Les villages monzombo 
du Sud de la sous-préfecture comptent plusieurs femmes d'origine 
ngombe.' Celles-ci parlent le monzombo au village. Au niveau ethni- 
que, les contacts font intervenir une autre langue véhiculaire, en 
usage au Zaïre et au Congo, le lingala. On notera que les popula- 
t i o n s  de cecte zone Jud de l ' E . C . A . ,  qui ont toutes s6journ6 au 
XVTIIBme et XIXèrrie siècle dans l e s  r ë g l o n s  du Bas- Ou- 
bangui et o n t  encretenu des relations commerciales avec les Boban- 
gui, de lanzue mangala (ou l i n e n l a ) ,  connaissaient le l i n g a l a  avant 
de pratiquer le sango. 
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3 .  E n t r e  pysmbes A k s  e t  e z h n i e s  v o i s i n e s  

La communication entre las pygmkes aka et les ttñnies oubanguien- 
nes et bantoues avec lesquelles ils sont en contact prCsente des 
caractkres originaux et révè le  un phénomEne semble-*-il récurrent 
aux relations des pygmées à'Afrique Centrele en génkral B V ~ C  les 
autres populations. 

Bien que les Aka possèdent une langue spécifique de type bantou, 
les rapparrs avec leurs voisins privilCgient l e s  parlers de ces 
derniers. Cette solution pour la comunication inter-ethnique par- 
ticipe d'un état d~infériorité, ùe domination que vivent lec pyg- 
mées l'égard de leurs r1maîtrestr villageois. Cette prgpondkrance 
de lsenvironnement linguistique, qui n'est donc qu'un élfment d'un 
phénomène de pression beaucoup plus vaste, ressort d'ailleurs du 
lexique aka qui est truffé de termes appartenant aux langues de 
con!act. Le clivage dans l'utilisation des parlers est manifeste 
tout au long du quotidien. I1 agit au coeur mdme de la vie sociale 
dans l'appellation des individus par exemple. Un enfant pygmée qui 
a di! jà reçu de ses parents un nom aka -- .. se voi t  fréquemment donner, par l e  
"maître" de sa famille, 
Cette seconde appellation est celle habituellement utilisée dans 
les rapports entre les deux communautés, la première, plutôt réser- 
vée h la vie au campement, étant parfois ignorée du villageois. 
Ainsi, dans une aire culturelle OÙ la relation historique est ex- 
trêmement limitée, l'étude des langues pygmées contribue à la con- 
naissance, du moins en avançant des bases pour la formulation d'hy- 
pothèses, de la genèse des contacts entre pygmées et autres popula- 
tions. Si les Aka sont aujourd'hui en relation avec des peuples 

bantous mais aussi dubanguiens, l'originalité de leur parler, qui 
n'a pu s'établir qu'après une longue évolution 2 par t i r  de l a  langue 
source, atteste l'ancienneté de leur voisinage avec des ethnies 
bantoues comme les ngando et les mbati. Au contraire, les Baka du 
Sud-Est Cameroun, actuellement isolés des populations kgbaka et 
monzombo, possèdent un parler oubanguien proche parent de ceux des 
ngbaka, monzombo et gbanzili, ce qui laisse présumer un passé de 
longs et étroits rapports avec ces derniers. 

, Si l'analyse de la langue éclaire l'histoire ancienne et contempo- 
- (  raine des groupes pygmées, celle du repertoire lingllistique de ' . 

chaque campement reflète l'orientation de ses associations récentes 

ou actuelles aveve,c les populations lim-itrophes. 

un nouveau nom t i ré  de la langue de ce dernier. 

$ 
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Dans la sous-préfecture de Mongoumba (il est ici possible de g&é- 
raliser à partir du corpus disponible), les langues é*rangères (à 
Ifexception des véhiculaires) inventoriées dans les campements 
sont : le ngbaka, le monzombo, le mbati et d'une manière beaucoup 
plus limitée le mbanza et lë ngando. 
24,92% des locuteurs pygmées parlent le ngbaka, 58.76% le monzombo, 
4.30% le mbati, moins de 1% le mbanza et le ngando. *s. 

Cette ventilation globale est spécifique h la zone sud de la SOUS- 
préfecture o h  prévalent les relations aka-monzombo. 58,90% des 10- 
cuteurs connaissant le ngbaka appartiennent d'ailleurs 2 3 campe- 
ments (Mbonzo, Ngoloda, Ngkl;?bode) représentant seulement 24,9296 
de l'ensemble des locuteurs. Dans le reste du territoire, princi- 
palement constitué par l'arrière-pays, le monzombo perd sa prépon- 
dérance au profit du ngbaka et dans une moindre mesure du mbati, 
Cette distribution des parlers varie selon les campements. Elle 
est fonction des contacts passés ou en cours entre ceux-ci et les 
autres populations. Trois exemples définissent l'éventail des si- 
tuations locales (cf. représentations graphiques pour les deux der- 
niers) : 

-"campement Mopoyo : originaires de la région de Lok0 oh ils ont 
gardé des attaches familiales et nomadisant depuis peu d'années 
proximité de la Gouga, ses membres connaissent davantage le ngbaka 
(45,45761, langue de leurs "maîtres" traditionnels, que le monzombo 

(9%). 

- campement Blbonzo : on observe ici un état intermédiaire oÙ l'an- 
cienneté du départ de Lok0 et de la venue dans la région de Mon- 

goumba équilibre le "poids" respectif du monzombo et du ngbaka dont 
le maintien est favorisé par des contacts suivis avec la zone de 
provenance. Les deux langues sont parlées par environ 51% des lo- 
cut eurs. 

- campement Kunduago : traditionnellement associé aux monzombo et 
présentant äes axes de migration orient6s vers le Congo (Bétou ,  

Enyell&), il possède 86,6336 de locuteurs parlant le monzombo contro- 
1,876 connaissant le ngbaka- 

Y 
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Face 6 ceri@ l a r s e  diffusion d'un nombre chaque fois très limiti 
de langues au sein des cnmpsments, la connaissance et l'usage de 
Itaka par les villageois sont extrémement faibles. 1,460/: seElemcnt 
des locureurs noz-pygmies parlent l'aka. 
Certe situaTlon connaît cependant quelques variations induites par 
des facteurs linguistiques et sociologiques, voirtt idéologiques, 
spicifiques à chacune des ethnies considCr6es.. 

Ainsi, les Ngando qui o n t  une latlgue apparemment la plus proche 
de l'aka, une économie forestière très semblable traditionnelle- 
ment 8. celle des pygm&es, une organisation socio-politique insé- 
rant largement ces derniers et qui sont, sur le plan historique, 
le groupe le plus anciennement implanté dans la région après les 
Aka, connaissent le parler de ces derniers. Au contraire, les Mon- 
zombo, de langue oubanguienne, gens du fleuve et plus tardivement 
arrivés dans le pays ne parlent pas l'aka. Ils ont établi SUT les 
campements avec lesquels ils sont en relation un système aboutis- 
sant aujourd'hui à un état d'exploitation comparable à une forme 
de servage. Des rapports bconomiquement h t r o i t s  mais culturelle- 
ment distants. Entre ces deux situations extrhes, les Mbati et les 
Ngbaka, eux aussi tournés, comme les Ngando, vers la forlt mais 
socialement moins proches des pygmées, comprennent parfois l'aka 
mais ne le parlent guère. On notera que c'est dans le village de 
Motonga, .% dominante mbati, ngbaka et ngando, que l'aka connaît 
un rayonnement exceptionnel pour'la région (33,3356 des locuteurs). 

4 .  Les Langues v e h i  culai r e s  

Trois langues 1 fonction véhiculaire sont représentées dans la 
sous-pr6fecture de Mongoumba. 

Le sango, issu deS.vernaculaires ngbandi-yalcoma-sango, est de loin 
le plus répandu puisque 92% des locuteurs l*utilisent. - 
Le lingala, qui résulte de la pidginisation du parler de l'ethnie 
ngal a riveraine du Moyen-Congo, est connu de 30, 58% des locuteurs. 

IÆ bakongo, dont l'appellation locale ne rccouvre pas,  semble-t'il, 
des parlers du groupe kongo (le kikongo et le lndi par exemple) 
mais plütdt le monokutuba, pidgin kongo essentiel lement diffus le 
long de l'axe Urazzaville-Dolisie (R.P, Congo). I1 n'est par16 que 
par 4,11% des-locuteurs, - 

j. 
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4.1. Le sango 

Langue nationale de 1'E.C.A. depuis 1964,  le sango enregistre au- 
jourd'hui une forte expansion. Support de la presse'écrite et ra- 
diodiffusée, de plusieurs formes d'expression des-missions protes- 
tantes et catholiques (publications, offices religieux....), large- 
ment répandu en milieu scolaire (bien que la langue de scolarisation .'* 
soit le français), il trouve en zone urbanisée un terrain particu- 
lièrement propice pour sa rapide diffusion. 

A Mongoumba, qui connaît un brassage de populations dû 2 l'instal- 
lation temporaire de familles d'origines ethniques très diverses et 
dont les déplacements sont das aux affectations administratives de 
leurs responsables, le sango revêt le caractère de langue de groupe, 
en dehors de toute référence ethnique. Son emploi comme moyen d'ex- 
pression privilégié, parfois unique, constitue l'un des traits dis- 
tinctifs de ces catégories socio-professionnelles d'employés et de 
fonctionnaires. Le sango, qui devient souvent première langue pour 
les enfants, possède des fonctions qui débordent celles d'un simple 
pidgin de contact. 

Conjointement à cet élargigsement du champ fonctionnel, son acqui- 
sition, en tant que simple véhiculaire favorisant la communication 
inter-ethnique, se généralise au sein de l'ensemble des populations 
de l'agglomtration sous-préfectorale mais aussi de localités comme 
Mongo ACCF et surtout Zinga dont le caractère déjà ancien de pôle 
d'attraction a provoqué une situation de multilinguisme nettement 
marqu6e. La tendance 5 instituer le sango comme première langue au 
détriment des parlers vernaculaires apparaît d'ailleurs parmi les 
populations appartenant encore au cadre de production traditionnel 
(agriculteurs, pêcheurs....)- 

Ailleurs dans les localités totalement rurales, le sango a déjà con- 
nu une forte progression puisque, généralement, 80 à 95% des locu- 
teurs le connaissent. L'enregistrement d'un taux d'utilisation élev6 
par rapport 5 ceux habituellement notés en milieu rural o h  la diffu- 
sion du sango s'opCre plus lentement, est sans doute l%é au d6sir des 
enquetés d'affirmer leur connaissance d'une lonsue connotée de pres- 
tige car offrant des possibilitbs de promotion et d'accès 6 un champ 
de communication et donc de relations sociales beaucoilp plus vaste. 
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S ' i l  :- 2 certaixement surivaluaticn des faits, le sango trouve 
néanmoins dans catte région linguistiquement hétérogène un terrain 

" extrêmement falorable 2 son expansion. 

Parfois utilisé comms premiire lanpue pour l'dducation des enfants 
nés de parents d'ethnies diff¿rentes, il facilite la communication 
inter-ethnique en déplaqant, dans certains cas, par sa neutraliti, 
le lieu du discours, contribuant ainsi 5 dépasser la forme des rap- 
ports inter-ethniques traditionnels (entre mbati et monzombo notam- 
ment). 

Dans certaines localitis monzornbo et nbanza dont la vie sociale et 
économique esr largement tournée vers les villages zaïrois et congo- 
lais riverains de l'Oubangui (auxquels elles sont d'ailleurs histo- 
riquement liées), le sango parait connaître une implantation un peu 
plus limitée, le lingala ayant par contre une audience plus impor- 
tante que dans la plupart des autres localités. Il en serait ainsi 
pour Ikoumba et Saboulou 2 oh respectivement 68,85% et 7O,96% des 
locuteurs parlent le sango. 

Le gonflement de la r é a l i t é  mentionné pour les matériaux précédents 
conceme ausSi les résu l ta t s  portant sur les campements pygmées. Pour des 
raisons présentant certaines caractéristiques spécifiques, la con- 
naissance du sango tend & y Qcre valorisée. Ue plus, cc savoir, 
losqu'il est affirmé, rpste encore habituellement sommaire. Diffus6 
depuis peu de temps, le sango est mal connu, s o u v e n t  p l u s  com- 
pris que parlé. Sa progression paraît surtout prendre la forme d'une 
insertion de séquences en sango dans le discours tenu dans la lan- 
gue du "maître" villageois ou en aka, Davantage introduit chez les 
jeunes et,semble-t-il, chez la population adulte masculine que fé- 
minine, le sango, malgr6 sa valorisation dont l'impact oblige à 
pondérer les résultats obtenus,présente des taux de diffusion in- 
férieurs à ceux enregistrés au sein des autres ethnies. Selon les 
campements, 55 5 707; des locuteurs pr6tendent le parler. Ces chif- 
fres, quoiqu'nmplifiant la réalité, reflète la vision qu'ont les 
pygmées du sango et la tendance naissante 5 des modifications de 
leur répertoire linguistique liées aux transformations actuelles 
de leur condition sociale, économique et politique. L'acquisition 
du sango symbolise et favorise l'acct?s des pygin6c.s au monde ext6- 
rieur, 2 la commimaut6 nationale qui se présente comme dispensatri- 
ce de la culture et des valeurs humaines face 2 leur univers 5 demi- 
sauvage. 
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L'amorce de ce processus, encouragée par les responsables politi- 
ques, contribue & une fixation des campements au voisinage des 
pistes accentuant ainsi leur d5pendance a llégard des villages, 
Toutefois, dans cette voie ouverte la perte de leur identité 

culturelle, certains campements tentent désormais de desserrer 
Ilétreinte villageoise en modifiant leurs activités de production 
(passage à l'agriculture pour leur propre compte) et en courci- 

cuitant, pour ceux qui sont les plus proches de Mongoumba, le 
maillon des %aitres" villageois jusqulalors inévitable pour l'ob- 
tention de divers produits, Bien que leur dépendance soit encore 
étraite et que le numéraire permettant les achats soit fourni par 
les villageois en compensation de prestations de travail, 
pygmées commençent à acquérir directement chez les boutiquiers, 
tabac, sel, savon, vêtements usagés, la distribution des lames de 
fer semblant encore contrôlée par les villageois. La diffusion du 
sango, dont on peut penser qu'elle s'effectuera au détriment des 
parlers vernaculaires des '5naltres", constitue donc llun des fac- 
teurs de cette Qmancipation l'égard de la sphère villageoise 
traditionnelle, 

/ 

certains ' 

4.2. Le Lingala 

"Langue du fleuve", il est répandu au Zaire et "de Brazzaville &la 

frontière avec la République Centrafricaine le long du Congo et 
de l'Oubangui ainsi que de leurs affluents, mais aussi de part et 
d'autre de l'axe routier ßrazzaville-Ouesso-Souankg et de ses ra- 
mifications vers le Plateau Koukouya (Lékana), Ewo,Kell&" (1). 

Sa diffusion relativement importante dans la sous-préfecture s'ex- 
plique par l'ancienneté des liens sociaux et économiques de cette 
région avec la zone conTalaise, liens enracinés dans la nature mê- 
me du peuplement. 

. 
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Connu des nombreux individus ayznt vol ag6 ou temporairemEnt migri 
vers le Sud, le lingala e s t  particulj6rement implanté dans les 
villages monzomho et mbanza ainsi que dans l e s  localités i forte 
reprGsentatlon mbanza et parfois ngbundu. On a déjà noti que ces 
populations, qui ont s6journk au X ? r l I I è  e t  ~ 1 x 6  siècle en a v a l  de 

leur point d'installation actuel (lfarriv&e de certaines familles 
érant même extrgmement récenre), connurent le lingala avant de 
pratiquer le sango. 

A Itei, 6 6 , 6 6 %  des locuteurs le parlent, 73% à Bassin 3,51,72% 
& Sakabo 1,55% 6 1-íongango, 53% 2 Gouga 2,le t a u x  de connaissance 
du lingala approchant celui du sango i Ikoumba (62 ,29%-68 ,85%) ,  
Saboulou 1 (74'35% - 82%) et Saboulou 2 (67,747; - ?0,96%).  Le 
rayonnement du lingala est, par contre, beaucoup plus faible au 
sein de certains groupes ngbaka et mhati originaires OU locali- 
s é s  dans l'arrière-pays et n'ayant guère entretenu,au cours des 
dernières décennies, de contacts avec les régions méridionales 

(Mondonge : 22,2276, Ngotobe : 7,14%, Molahaye : 12,64%, Bosalangba : 
13,13%, Bomoloto : 11,66%). 

A l'identique du sango qui, d'après Jacquot, ne jouerait pas de 
rôle dans les relations inter-ethniques au Nord-Congo, le lingala 
ne semble pas concurrencer le sango pour la communication inter- 

ethnique dans la sous-préfecture de Mongoumba. 

La diffusion du lingala chez les pygmfes varie selon les campements,, 
en fonction de leurs aires de nomadisation et de l'orientation de 
leurs échanges avec les autres populations. Absent dans certains 

campements traditionnellement attach6s aux lignages ngbaka et mbati 
de l'intérieur de la Lobaye, le lingala est par contre représenté 3 

au sein de campements dont la plupart des membres, liés aux ethnies 
riveraines de l'Oubangui, appartiennent 5 des bandes parcourant 
principalement la région de T36tou-Enyellé et avec lesquelles ils 
sont en contact permanent. Au campement de Flbuya, 30,76% des lo- 
cuteurs parlent le lingala, 50% chez Ewato tandis que chez Xbeli 

le lingala bénéficie d'une audience équivalente d celle du sango 
(75% - 757;) pour devenir dominant chez Elondo (4756 - 41%; cf. re- 
présentation graphique). J1 est probable que la sur6valuation de 
la réalité observable pour le sango soit plus li~nitée dans le cas 
du lingala, langue bantoue d'accès plus  ais; pour les Aka et dont 

les potentialités fonctionne1l:es ne s'identifient certainement pas 
à celles qui caractérisent actuellement le sango, 
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4.3 .  Le bakongo 

A la différence du sango et du lingala qui interviennent depuis 
longtemps dans les relations entre peuples régionaux, J e  bakongo 
occupe une place totalement marginale. 
Plus compris que parlé, souveni objet de simples rémjlniscences, 

il n'est connu que des individus s'étant rendu dans la zone Braz- 
zaville-Dolisie la suite de déplacements ne relevant pas de leur .. 
initiative personnelle ( militaires) ou pour rechercher du travail 
(construction du chemin de fer Congo-Océan; développement écono- 

mique de Brazzaville, capitale de l'Union Française), 

5. Connaissance d u  français 
et scolarisation 

La connaissance du français repose SUT deux modalités d'acquisi- 

tion : acquisition extra-scolaire ou au contraire par voie de sco- 
larisation. 

5.1. Acquisition extra-scolaire 

Dans la sous-préfecture de Mongoumba, cette forme d'apprentissage se 
rencontre essentiellement p,armi la population masculine adulte et 
surtout $Sée. Elle date de l'époque coloniale durant laquelle des 
hommes apprirent le français au contact de leurs employeurs, qu'il 
s'agisse de sociétés privées ou de services administratifs. Au nom- 
bre de 200, leur représentativité au sein de l'ensemble de la popu- 
.lation est faible mais leur place parmi les locuteurs connaissant 
le franqais est encore appr6ciable dans certains villages. I1 en 
est ainsi, pour la zone sud, A Flotonga, Itei, Bassin 3 ,  bIongango 
et Gouga 1 (cf, carte '!Connaissance du français et scolarisation"). 
Plusieurs d'entre eux- sont d'Anciens Combattants ayant servi dans 
1 'armée française; >!ongoumba :%,,comptait 59 dans les années 1950. 
Entouré de prestige, le français intervient principalemsnt dans 
les rapports avec lladministration et les missions reli&euses; 
dans le cas des Anciens Combattants, sa culTYiS2æ~~~ce contribue 5 
la valorisation et au re.spect de leur statut. 
ayant une fonction sltrtout parlF.e, le f r a n ç a i s  est kcrit dans IC 
cadïe des correspondances avec l'administration, le locuteiir se 
chargeant d'ailleurs de la rédaction des lettres rgc1am;e.i p a r  son 

voisinage. >la1 maîtrisé, son  s t y l e  est proche de celui du français 
parlé. 

--... _.*..I 
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L'usage du français se rencontre aussi parmi des gens n'en possk- 
dant aucune connaissance si ce n'est sous la forme d'injures dont . 

certaines caractérisaient les rapports entre patrons et employés à 
1 'époque coloniale ("bande de cons" "sauvage", ''voym"; II vagabond" .... 1 ,  phénomène également rapporté par P. Roulon . 
5.2. A c q u i s i t i o n  s c o l a i r e  

Au sein de la population adulte, quelques individus ont autrefois 
appris'le français en bénéficiant de l'enseignement dispensé par 
les missions religieuses. Ils constituent des cas exceptionnels,la 
quasi-totalité aes adultes connaissant le français étant des emplo- 
yés de la Fonction Pubiique. Langue officielle d'administration, 
le français possède néanmoins un mode d'actualisation reposant sur 
des situations caracthristiques. En recou rant 5 son emploi, les 
interlocuteurs, qu'ils soient ou non dans un rapport de dépendance 
hi&archique 
catégorie sociale spécifique tout en signifiant d'éventuels té- 
moins cette appartenance élitiste. Commencée en français, la conver- 
sation se poursuit habituellement en sango avec l'ifis~.rtion de s & -  

quences plus ou moins fréquentes en français. 
Chez les jeunes et les adolescents, la diffusion d u  français est 
intimement lihe 5 S'état actuel de la scolarisation. D'une manière 
générale, la fr6quentation de l'école progresse ; si l'on consulte 
la carte concernant la zone sud de la sous-prhfecture, on ccnstate 
le volume plus important d'individus en cours de scolarité que d'in- 

dividus dont la scolarité a cessé. Cette différence ne tient pas à 
des déplacements personnels, A l'abandon de'la région, pnr exemple, 
par ceux qui ont d6jh quitt6 l'école. D'ailleurs, le nombre des en- 
fants originaires des villages étuc'i6s et dont la scolnrité est en 
cours,'est sous-estimé. Plusieurs d'entre eux résident e n  effet chez 
des , lnr. .nts installés h o r s  de la sous-préfecture. Ceci est particu- 
lièrement vrai pour les bionzombo dont les familles sont dissémin6e.s 
de Bangui I Brazzaville. En outre la plupart des jeunes inscrits 
dans le secondaire n'ont pas ét6 enrcgistr6s; ;tant donn6 l'absence 
de C.E.G. et de lyches dans la rbsion, ils s o n t  partis poursiiivre 
l e u r s  6tudes ?I Zba'iki nu 5 Bar iq i i i ,  

s'affirment mutuellement en tant que membres d'une 
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Le d¿veloppement de la scolarisation se traduit par le recul de 
la dispzrité initiale entre population masculine et féminine. Jus- 

quF& présent faiblement scolarisées, les filles fournissent désor- 
mais autant d'effectifs que les garçons. 
Le peu de différence observée entre le potentiel d'enfants en Ige 
d'€!tre scolarisés et le nombre de ceux qui le sont effectivement 
appelle tauTefois quelques remarques : 

- fixé i 6 ans, l'âse de la scolarisation connaît en réalité des 
variations liées 5 la localisation de la résidence par rapport à 
l'emplacement de ltécole. Dans la zone sud de la sous-préfecture 
oÙ l'enseignement est dispensé Mongoumba et Ikoumba, l'âse de 
scolarisation effectif est habituellement plus &lev& dans les Vil- 
lages distants de ces deux localités, 

- de même, l'absentéisme, important en règle générale, est davanta- 
ge marqué chez les écoliers venant de villages éloignés. 
L'irrégularit6 dans l'assistance aux cours caractérise le d&but de 
scolarisation 2 Ikoumba de quelques enfants pygmies. Ce processus, 
qui ne revêt encore qu'un caractère exceptionnel, correspond 5 la 
nouvelle attitude des responsables politiques désireux d'intégrer 
les pygmées 5 la communauté nationale. Le comportement de rejet 
traditionnellement manifest6 & leur égard reste profondément ancré 
dans l e s  mentalités. Ils sont toujours tenus 2 l'bcart des services 
publics (dispensaire notamment) qu'ils craignent de visiter et la 
scolarisation de quelques uns d'entre eux dans une petite &cole éloi- 
gnée de Nongoumba équivaut davantage à un bref passage qu'A une fré- 
quentation même irrégulière. 

Ces phénom&nes conduisent souligner le contenu, les aspects qya- 
litatifs de la scolarisation et l'on constate bien entendu que l'on 
ne saurait déduire du taux de scolarisation des indications concer- 
nant la forme de connaissance du francais. Parmi les enfants dont 
la scolarité a cessé, seuls 73% d'entre eux ont achevé lour scola- 
risation à la fin du cycle primaire (cours moyen 2tme anilbe), 25?< 
ayant quitté l'éCole dès les cours préparatoires (CP1, CPZ). Parmi 
les enfants en cours de scolarjC6, la forte proportion d'inscrits 
aux deux premj ires annbes traduit la progression ilctiielle de la 
scolarisation mais le contraste avec les effectifs des classes ter- 
minales est aussi symptomatique de.l'abandon de la scolarité avant 

son terme. - 
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Ainsi, pour la plupart des écoliers, l'acquisition du français 
reste précaire tandis que son éventail fonctionnel, m6me chez 
ceux qui le maîtrisent plus correctement, se révèle restreint. 
Bien que langue officielle d'enseignement, il n'occupe pas une 
place exclusive en milieu scolaire oÙ le sango, qui permet d'ac- 
céder A sa connaissance (son rôle d'intermédiaire étant renforcé 
par le fait que les instituteurs habituellement etrangers & la 
région ne connaissent pas les parlers locaux), est largement uti- 
lisé. En dehors d.e l'écale, son emploi est limit6,jeux et conver- 
sations s'effectuant le plus souvent en langue vernaculaire ou en 
sango. Sa fonction écrite correspond la rédaction des travaux 
scolaires et des lettres adressges par les villageois aux autori- 

tés administratives. 

Par son niveau d'acquisition encore faible, sa diffusion restrein- 
te et les limites de son champ spécifique, le français n'interfère 
gu&re,dans la sous-préfecture de Mongoumfia, avec les langues ver- 
naculaires ou le sango véhiculaire. Nettement circonscrit, son 
emploi, qui ne joue aucun rôle dans la communication inter-ethni- 
que régionale, ne concurrence pas le recours aux autres langues, 

.. 


