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Certains milieux v i l i  du l i t t o r a l  du Cone0 continuent de 

percevoir l e  temps dans 68  forme tradit ionnel le ,  Les astres, l a  floEe, 

l a  faune, la nature elle-mame sont des pricieux Ql6ments d'interpr6ta- 

t ion  

Mots-clé : Diachronie, synchronie, chronologie, 

SUMWARY : - 
Sone v i l i  peoples from Congo's coast ctontinue to  perceive 

the-time i n  a tradit ional  way. Stars, flora fauna, the nature i t s e l f  
are precious elements for interpretation, 
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INTRQDUCTIQN 

Bien que touchée par l e s  r é a l i s a t i o n s  de l a  v i e  moderne, 
une bonne p a r t i e  des populations de l a  cate continue de ,percevoi r  
l e  temps dans sa forme t r ad i t i onne l l e .  Cet te  occurrence per t inente ,  
p i s t e  par  laquelle passe un des messages prQcieux des anca t r e s  V i l i ,  
peut s e r v i r  de cadre de r é f l ex ion  & une Otude tres r é v é l a t r i c e  Bur une 
c i v i l i s a t i o n  de no6 jou r s  ren iée  ou tombée en désuétude. Cet te  concep- 
t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  du temps es t  apparemment négl igeable  s i  l'on a un 
regard s u p e r f i c i e l  s u r  l e  fonctionnement d e  l a  s o c i é t é  vili. Un peu 
p lus  de c u r i o s i t é  nous fa i t  saisir l ' impact important de c e t t e  no t ion  

* 

sur la  v i e  s o c i a l e  e t  économique des popula i t ions  du l i t t o r a l ,  A c e  
propos, Phi l ippe  COUTY d i t  q u r r r I l  y a dans t ou te s  l e s  v i e s  humaines des  

faits qui  représenten t  1'Btat des  temps évanouis : en l e s  observant un 
homme peut p r é d i r e  presque 
choses encore i?t nartre, qu i  sont  r ece l ées  en germe dans l e u r s  faibles 

prodromes, e t  que l ' a v e n i r  d o i t  couver e t  fa i re  &c lo re r t ( l ) .  

coup s6r l e  dgveloppement e s s e n t i e l  des 

En dehors des  instruments  a c t u e l s  d 'observation, c e t t e  por t ion  
des populations sud-ouest du Congo possède-t-elle d 'au t res  moyens d' in- 
t e r p r e t a t i o n  du temps pour maintenir  ou améliorer  ea production hal ien-  
t i q u e  e t  a g r i c o l e  ? Nous a l l o n s  t e n t e r  de proposer, dans l e s  pages qu i  
su ivent ,  une réponse à c e t t e  queertion, 

/ 

Du po in t  de vue de l a  méthode, nos enquetes ont  QtQ menées 
s u r  l e  l i t t o r a l  de 1a'Xépublique Populaire  du Congo, c'est-A-dire dans 
l a  v i l l e  de Pointe-Noire, dans l e s  v i l l a g e s  de Nzassi qui  fa i t  

(1) SHAKESPEARE, II p a r t i e  de Henri I V ,  Acte III, Scène 2. Cahiers 
ORSTOM, Série Sc, Hum., vol, XVIII, no 2, 1981-1982 : 261-266. 



f r o n t i è r e  avec l e  Cabinda (1) , Ngoyo , Loango ,, Matombi, Diosso, Bas -  

Kouilou, Madingo-Kayes o Ù  nous avons rencontr6 l e s  hab i t an t s  d ’au t r e s  
v i l l a g e s  comme-.Tchilounga, Konkouati ( 2 )  e t  Nzambi s i t u é  non l o i n  de 
l a  f r o n t i è r e  Congo-Gabon. Toutes l e s  séquences r e l a t i v e s  au temps ont 
é t é  not6es  ou enreg i s t r ées  au magnétbphone. Un f i c h i e r  avec c lasse-  
ment thématique a ét6 dressé  e t  nous a permis de v o i r  l e s  horfZon6 de 

n o t r e  €ravail. Nous avons ensu i t e  Qtudié ,  au  cours de n o t r e  démarche, 
l ’ i d e n t i f i c a t i o n ,  l ’express ion  e t  lies d iv i s ions  du temps* 

L a  not ion  du temps transmista de générat ion en g&n&rat ion,  
chez les v i l i ,  d o i t  a t r e  s a i s i e  avec circonspection. Dans l a  percep- 
t i o n  comme dans l e  langage, l e  temps, quelque chose de sacré ,  scande 
t o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  de l a  v i e  s o c i a l e  e t  &conomique. Vulgairement, 
il e s t  mesurable, il e s t  f i n i .  Sumaturel lement ,  il e s t  i l l i m i t é ,  
i n f i n i .  Il est symbolise par  l e  vocable v i l i  nta:ngu “le so l@i lg t .  
C’est a u s s i  l e  moment, l’époque, l e  règne. Symbole de r k u r r e c t i o n  e t  
d’immortali té,  nta:ngu e s t  une p ièce  
s ignes  heureux ou néfas tes ,  Le v i l i  d i t  nta:ngu mboti % e i l l e u r  temps, 

bonne époquet1 ; nta:ngu mbi Ittemps mauvais, époque de  vache mai.gre”. 
A cette,no-tion de nta:ngu se r a t t a c h e  c e l l e  du bwf:_si “temps v w r i ~ h l a ” ;  

ou encore bwJ:Cj$ buà tgia “ l e  temps est  c l a h ,  il falit J B U S ” ~  

double face avec émission des 

.. Le s o l e i l  : ,Selon l e s  v i l i ,  i1 s e  lève au Mayombe(3). II pa*& 
s e n t e  d’abord ses p ieds  avant d l b t r e  entièrement visible : 1. ; . Y,.-. - ,_ 1- - 3  

-________. . . 

(1) Province de 1~Angola.  
(2) Hom d’me l a g u n e  @ur  l a  cate du Congo. 
(3) Massif montagneux du Sud Congo. 



ntd:hgÙc " l e s  pieds du s o l e i l f t ,  autrement d i t  aes rayons* Son ascension 
est appel& màs8mÙnd mà ntà:ngÙ, Midi ou mi l ieu  du j o u r  es t  désigné p a r  
n:kumunu nta:n$u, du verbe kukuma %tre  au sommet, q u ' i l  ne f a u t  pas 
confondre avec kukum *%tre en bonne sa r~ t&~*,  ou encore nt8:ngii mb$t$ 
"le s o l e i l  aud-dessus de l a  t a t e ,  a u  sommet". 

L a  cha leur  ou l a  lumière dégagées par l e  s o l e i l  po r t e  le riom 

de md:ai *'dont l e  nom.qui désigne aussi l e  monde v i s i b l e  e t  s é c u r i s a n t  
q u i  nous entoure,  (,..I t radi t ionnel lement  oppos6 au ni:mbi ou molzde 
i n v i s i b l e  dans l e q u e l  l e s  s o r c i e r s  dressent  l e s  pièges (mità:mbu) par 
l e s q u e l s  succomberont l e s  victimes dont i ls  se repa3tront"  (1) L L'ombre 
p ro je t ée  pa r  l e s  a rb res  s ' appe l l e  mvGfÙ, 

Le s ô i r ,  l e  s o l e i l  descend e t  va se coucher d e r r i è r e  l a  mer 
(l'Océan At lan t ique) ,  c ' e s t  misindillù mà ntà:ng3, du verbe k6si:ndà 
"sombrer, s e  noyer". On d i t  encore nt&:nSÙ wak n l i à  sink&&, l i t t é ra l t i t -  
ment, l e  s o l e i l  mange l e s  crabes,  par métaphore ; lo rsque  l e  s o l e i l  
déc l ine ,  l e s  crabes s o r t e n t  s u r  l e  sable de  l a  cb te  pour se réchauffer ,  

Le s o l e i l ,  chez l e s  v i l s ,  n'est pas un s imple astre, mais uri 

astre qui  a un comportement humain. Les v i l i  ne le prennent pas pour 
une i d o l e ,  m a i s  i ls  s ' adapten t  à 88s mouvements a f i i i  aiaccamglir ~ & + ~ @ Z I I ~ @ I  

lement l e u r s  t t c b e s  quotidiennes,  \ 

Dès l ' aube ,  l e s  femmes r6servées  pour l e s  travaux a g r i c o l e s  ve&* 
au champ, tandis que les hommes appratent  l e u r s  f i l e t s  de p8cho pour 
un départ pour l e  l a r g e  ; d ' au t r e s ,  ceux qui ont  pasa4 l i ; a  atlit eil mor4 
a r r i v e n t  avec du poissoh & manger ou A vendre. 

Pendant l a  sa i son  dea p lu i e s ,  ntà:ngÙ s'accompagne p a r f o i s  dsitgj, 
are-en-ciel dénommé ntsiàma, symbole d'un serpent  conc i l i au t  l e  s b l  

e t  l ' e a u  (la t e r r e  e t  la mer). I1 se  place a u s s i  au milieu d ' m e  aW%!iI.@ 
nébuleuse qu'on nomme mbÙ:mbà qu i  e s t  également 6gmbOle; d'un génie HiAUis* 

tant les eaux e t  ayant l a  réputa t ion  d'annuler les a f f a i r e s  en ju s t i8eb  
de calmer l e s  tens iode .  et-les calamités  au-se in :  des pbplrlationßd?Il 

a r r i v e  que l e  s o l e i l  se cache d e r r i è r e  la lune+ On dPC qW le s b l e i i  



se b a t  cont re  la, lune  ou"si  mp&kQ si  nt&:n& n& ngo:ndi"l i t t6rale-  
ment l e s  d i sputes  du s o l e i l  avec la lune, . 

- La lune, ngct:ndi, e s t  l e  symbole de la fémini té ,  de l a  fécon- 
--111--11 

d i t é  e t  de 1Ei f e r t i l i t é  du s o l ,  ngo:ndi. c ' e s t  a u s s i  l e  nom commun 
de tous  les mois de l 'année,  Son premier q u a r t i e r ,  t3ibé:nza t_singo:ndi 
Ifle morceau de l a  l u m " ,  annonce la période des menstrues chez les 
femmes, Les d e r n i e r  q u a r t i e r  p o r t e  l e  m8me m m .  La  plaine lune  e s t  
appelée n:kongolo ngo:ndi, l i t t h r a l e m e n t  l e  rond de l a  lune ; ou bien 
ngo:ndi w& dùka Itla lune e s t  remplie, complètement ou pleine.  Le c l a i r  
de lune est  appelé mwt3:si  ou tgilima. La chasse e t  la pache son t  a l o r s  
mauvaises, L'adoucissement du c l a i r  de lune  s ' appe l l e  t s i é sès .  L'Ob- 
s c u r i t é  complète, t s i t o :  mbi, marque l e  moment favorable à l a  chasse 
e t  & l a  pache, D'après l a  conception v i l i ,  l a  lune  s e r a i t  la mere des  

é t o i l e s  qui l 'annoncent et l'accompagnent dans ses v e i l l é e s  e t  ses caut- 

ses .  Quand elle v ien t  de l'Océan, e l l e  est  t o u t e  maigre pour n ' avo i r  

I 

.. 

mangé que des crabes ; e l l e  es t  t o u t e  ronde quand e l l e  s o r t  du Playombe 
. 1 oÙ abondant leB produits v iv r i e r s .  : .  " 

= L'étoilel mbo.l;a, est  considérbe comme l'enfant de la. lane, La 
p l u s  grosse é t o i l e ,  mbota mhwht l l ,  e s t  la première fills de la lune 
q u ' e l l e  pr6cède. Lorsqn'elle devient  f i l a n t e ,  c'est le I signe d'une per- 
8onne a t t e i n t e  dans l e  monde i n v i s i b l e ,  L a  vict ime cachée au Mayombe, 
atteinte, t l f i 2 e  vers l 'océan pour se protéger  e t  v i ce  versa. 

1 ,  

Les é t o i l e s  formant c o n s t e l l a t i o n  por ten t  le nom d'orphel ins  
J*ba:aP bAsi&:n.&te Elles 68 nani fca ten t  -dans l e  ciel en saison des p l ~ $ ~ f + r . -  

Avec la faune 

La faune joue également un r82e important dans la conception 
du temps chez les v i l i ,  Elle p a r t i c i p e  au fonctfonnement de la s o c i é t é  

humaine , - _  
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-'La perd r ix  %gw&:litt chante vers  trois heures du matin e t  de 
- a m - . - . 1 1 1 1 1 - - . . 1  

l 'après-midi.  

Cer ta ins  clans, makà:nd&, p l u r i e l  de likà:nd&, lui doivent du 
respec t  ; i ls  ne mangent pas de sa c h a i r  parce q u ' e l l e  e s t  considérée 
comme totem du c l a n  ttmvilb kl:ndii", En mangeant de  sa c h a i r ,  on trans- 
gresse  dangereusement un i n t e r d i t  : on r i sque  do perdre t o u t e  sa che- 
velure e t  des taches rougeatre8 sur la peau, une espèce de d a r t r e  
meurtr ière ,  rendant l e  s u j e t  lui-mtme tabou. La perdr ix ,  selon- c e r t a i n s  
c l ans  vili, f a i t  p a r t i e  i n t ég ran te  de la SOCi6t6a Ses p a t t e s  e t  son 
bec rouges son t  voués aux fé t iches .  

- Le coq,"sdsd mbakala:' marque, en chantant, l e s  principaux mommta 
---"-.I 

de Za journée. En p l e i n  jour ,  l o r s q u ' i l  va chanter  e t  g r a t t e r  l e  s o l  de- 
vant des gens reuni6 en assemblée, cela est  s igne  que quelqu'un, dans l e  

v i l l a g e  ou le q u a r t i e r ,  embrouille une affaire t r a d u i r e  en j u s t i c e .  D e  

mame, s ' il  chante avant minuit ,  c les t  une façon de d i spe r se r  les membres 

d 1  une s o c i é t  6 s e e r è  t e en p1einer;utuissance. 
I I  

- Le coucou , nkiìkù, marque a u s s i  les moments du jour pour nider 
m11.1....--1..11 

l e  ' c u l t i v a t e u r ,  l e  chasseur ou l e  pQcheur h changer d ' a c t i v i t é s ,  

Les tisserins, %a kwà:agà, chantent  e n t r e  cinq e t  six heures 
du matin dans l e s  ramures des arbres, des palmiers ou defis bambousa 

Dans les p e t i t e s  for8ts dissémin4es 1s long du X i t t o m l ,  on 
entend chanter  une espèce de paon 111utsi6tsivt  pour masquer lo temps ou 

. I -  

. p r éven i r  quelques dangers aux hommes. 

- Le sine;:, ntsimd, - i n t e r p e l l e  see; semblables  entre qua t r e  e t  
-..(...)maw- 

cinq heures du matin pour l e  départ  dans l e  l o i n t a i n  e t  l e  coucher entre 
dix-sept e t  dix-huit  heures. Autrefois e x i s t a i e n t  des troupeaux de a i n ~ n  

A Bas-Kouilou, (Bois de s inges ) ,  

- Le corbeau, nkaf&:ngg croasse,  quatre hetares du matin, puf6 
--lœ--*---- 

& dix-huit  heures. * 

- L e  Eerroquet, nkhsiì, r a r e  sur l e  l i t t o r a l ,  j asaose  6galement 
part i r  de quatre heures du m a t i r a .  et se taAt vers d.d.ss-hlait kWxres da4 

c.-" 1)1-.--.11-1 

s o i r  au coucher. 



II 

- Les Lucioles, 6imbà:sù apita,  volètent l a  nuit : e l leß  sont 
r r - r~~-œlr"~ . l  

u t i l i s é e s  comme insectes  de  bon augure o u  comme totems r3. certains clwnae 

- Le mille-pattes ngongùlii, e t  la tortue de terre, madkc, ap- 
paraissent en saison de6 p luies  pendant la pousse des chanrplgnons 

-"-.-,.-----"-A 

Le6 g r i l l o n s ,  nzdnea, e t  l 'escargot ,  nkola, circulent ex1 sai- 
I - r - - - "L I I I I  

son des pluies ,  

La s&isrpn &che sat ann~nc6s par  de6 dessins faits sur le  SO^ 

par des insectes mctumer7, Ces deasrins postent le nom d e  sintàtmbf 
sitt&sifù, l itt6ralsment *sles empreintes de l a  saison s8cheit, La saf- 
60n des  p luies  est  parfoie pri?.céd&e par des envolées des piplllonss. 

Le~nk6kÙld md:ndji:' oiseau semblable au canard, meurt psa- 

dant l a  saison f ro ide ,  Souvent, il prend son élan dans l e  cis1 e t  as je1  

sur l e  sable blanc de la &ta, C'es%%iseau dea ggbn8es8 
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La  f l o r e  p a r t i c i p e  également la d é f i n i t i o n  du 'temps. Les 
a r b r e s  f e u i l l e s  caduques l e s  l a i s s e n t  tomb6r en sa i son  sèche ; 
ils les renouvellent au début de l a  sa i son  des p lu ie s ,  c e  soat 

notamment : 
l e  manguier, m:màngà *Iplurie1" mirmàagà 

- le s a f o u t i e r ,  nsafu I? mi:safù 
- l ' a v o c a t i e r ,  mvoka I t  m i  : vo ka - l e .  f i g u i e r  sauvage, t s i l o l o  tsi ntA:ndÙ l lp lur ie l t t  milolo 

m i  nta:ndÙ; l e  p e t i t  papayer de p l a ine  ; n lo lo ,  " l e  papayer". 
c - 

Du poin t  de vue l i n g u i s t i q u e ,  l e s  noms d 'a rbres  au s i n g u l i e r ,  
chez l e s  v i l i ,  commencent normalement par une nasale. 

%n sa ison  sèche, l e  s o l  devient  dur, l ' he rbe  f l é t r i t  e t  sèche, 
vict ime résignée des feux de brousse, 

b) Temps événementiel , 

Noue appelons i c i  temps événementiel, l e  moment pendant lequel 
des événements se  produisent d'une façon inhab i tue l l e ,  Les  femmes BOU- 
h a i t e n t  l e s  naissances l a  n u i t  : le j ou r  é t a n t  considéri? comme favo- 
r a b l e  au mauvais o e i l ,  Toutes l e s  v e i l l é e s ,  lors des décès, se  t i en -  
nent tou jours  l a  n u i t  e t  les enterrements dans l 'après-midi,  é t a n t  

entendu que le mauvais s o r t  d o i t  p a r t i r  avec l e  coucher du s o l e i l ,  En- 
t e r r e r  un a d u l t e  l e  matin, pendant que l e  s o l e i l  t larr ivel t ,  c ' e s t  ap- 

peler  d ' au t r e s  malheurs. 
,. 

Les courants  d ' a i r  et les courants  marins on t  aussi une explb- 
cakisn 4 donner $ @ i n t e r p r é t a t i o n  du tempa chee l e s  vili. 

Les vents  sont considérés  comme l ' oeuvre  de6 gihie6 : a i n s i  se 

trouvant Pointe-Noire, -on d i s t ingue  : 

, Le vent en provenance de Kayo q u i  passe par la p l a i n e  ; il 

e s t  doux, repoussant l e s  nuages, On l ' a p p e l l e  IÙeii$rnd&. 

L e s  pacheure organisent leur travail en foi~taona de la m w r b  
haute et de la marée basacts 



. Celui qu i  v i en t  du Cabinda e s t  engendr6 p a r  deux génies ,  
un f r è r e  e t  uno soeur. L e s  v i l i  l ' appe len t  n*ko:là. Il s u i t  la di rec-  
t i o n  dfEs t -Ouas t ,  a t t aquan t  Impétueusement l a  c 8 t e ,  provoquant de8 
modif icat ions s u ~ p r e n a n t e s  par des rav ins ,  des f a l a i s e s  e t  des poches 
lagunai res  transformées en demeures de génies,  

Celui qui  p a r t  des s i t e s  de Makola e s t  engendré par lush:nza, 
g é n i e  hab i t an t  l e s  gorges de Diosso. I1 est t rès  dangereux pour les 
p t2 c heurs , 

. Le vent qu i  v i e n t  de Nzambi, guidé pa r  l e  génie appel6 
m:bo:ngo b i s o s o ,  a t t aque  e t  b r i s e  les pirogues en mer, P a r f o i s ,  il ac- 
compagne mwé ts inkàmbisî ,  génie t r è s  cé l èb re  de l a  contri?e, Wz&:mbi, 
6cri.t encore F. HAGENBUCHEB-SACRIPANTI, s e  manifeste p a r f o i s  p a r  un 
vent l é g e r  qu i  s'arr'dte a u s s i  subitement q u ' i l  s ' é t a i t  l evé ,  une aver- 
se  en sa i son  sèche ou quelque a u t r e  inc iden t  m é t ~ ~ r o l o g i q u s ~ ~ ,  

La t r a d i t i o n  v i l i  reconna4t deux pr incipaux courants  d'eau : 
l'un va de Pointe-Noire ve r s  l e  PCA de Nzambi, on l ' a p p e l l e  l iwàwhda 
l i m b i  ; l ' a u t r e  va de Nzambi vers  les s i t e s  de Njeno, on l e  désigne 
par l e  nom de m:màkÙ ; il es t  t r è s  tenace e t  d w e  de deux à t r o i s  heures. 

c >  Temps h i s to r ique  

Les hab i t an t s  de l a  cSte reconnaissent l e u r  passé t r a v e r s  

l e s  grands Qvénements q u i  on t  marqué l e u r  ex is tence  ; c e  passe, 6voqu6 

p a r f o i s  avec nos ta lg i e ,  confère  au présent  une assurauce morale. 

Au niveau des  mythes par  exemple, l ' h i s t o i r e  !:offre donc l e  

paradoxe d ' % t r e  simultanément d i s j o i n t e  e t  conjo in te  par  rapport  au 
présent.  D i s jo in t e  parce que l e s  anca t res  é t a i e n t  d'une a u t r e  na tu re  
que les hommes conteqporains : ceux-là furen t  des c réa t eu r s ,  ceux-ci 
sont des cop i s t e s  ; e t  conjo in te  puisque, depuis l ' a p p a r i t i o n  des 
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mcbtres, il n e  s ' e s t  r i e n  pass6 sinon des év&~emeats dont l a  récuro 

rence e f f ace  périodiquement la p a r t i c u l a r i t é  (1). Pour é v i t e r  t o u t  
c o n f l i t  c e t t e  double cont rad ic t ion  t i r e  p r o f i t  d'un syst6me cohérent 
o Ù  une diachminie on ne peut  Itdomptbe co l labore  avec l a  synchroniefg, 

La chronologie des grand6 fa i ts  h i s to r iques  est  Feque grhce 
& l a  toponymie des l i eux -d i t s  s u r  l e  t e r r o i r  des ance t r e s  e t  l ' a r b r e  
g6n,&alogique!ILes r i t e s  h i s to r iques  ou commémoratifs récréent  l'atmos- 
phère sac rée  e t  bénéfique des temps mythiques, ... dont i ls réf18- 
t e n t ,  comme dans un. miroi r ,  l e s  pro tagonis tes  e t '  leurs hauts  faitsI ' (2).  

2. EXPNESSIONS VERJ3ALES DU TEMPS 

Pour exprimer l e  temps, l e s  v i l i  u t i l i s e n t  les expressions 
su ivan te s  : 

bùbw&:i hmjourd'hui" 
mbhsi l'demaintt 
ménà l'le matin, la matinbett 
màsika "le s o i r "  
i o  :no : Ilhi er" 
m b b i  ména "demain matin" 
mbàsi màsika "demain s o i r "  
n ibbi  nt$:ngÙ mb&t& "demain midi"  

16:lÙ m&à gtaprQls demain" 
jù : si llavan t -hi er"  

- 
biliimbh 
1umi:nga lÙ nkwis Qa semaine prochaine" 

b inà  "les jours passée, ceux-l&tf 

(1, 2 )  : CL. LEVI-STRAUSS, La pensée sauvage, .19a4,Plon4 pp. 313-324, 
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I 

1umi:ngÙ lu nkwis l Ù  nà "la semaine d8apr&s" 
ciliimbÙ c iv iok  "le j o u r  passé" 

La l i s t e  niest pas exhaustive. 

L e  temps dans l e  verbe : exemple : kÙlia "mangertt 

Présent t 
-..)o-- (11 

m i  i à k  n l i à  "moi, j e  mange" 

(iak) a f f i x e  marquant les condi t ions  d 'Ptre ,  

I 

Passé composé : 

io:no i b é  lia "hier ,  j ' a i  mangét1 
io:na i b 6  tlexpression adverbiale"  

--œ--------n- 

t 

m i  i1iàngà:ng "moi, j e  mangeais" 
mi iml iknga  "moi, j e  mange," ( ac t ion  con t inue l l e )  

(&:na;) marque l ' impar fa i t ,  
Les affixes 3 et  8:nga encadrant un verbe marquant une action 
con t inue l l e  au présent. 

Paasé s i m p l e  
"-.--œ--.-.n-"" 

m i  i l i à :  % o í  j e  mange, a i "  

L e  temps e s t  marqué par  l a  voyel le  longue en f i n d .  

c 

mangeant It 
(mdku) préc6d6 du verbe marque une action qui e s t  en train 
de se faire. 



\ 

Le cyle saisonnier . 



On note  : 

i n  m3kÙ Ilje s u i s  en t r a i n  de ou bien ikb  mÙkÙ l i a  
Ù n  mÙkÙ "tu es .r.....cr.....rrr...o.o~~ Il uké Il II 

k&u m&kÙ I l i l  ou e l l e  est  en t r a i n  de .I1 kakè Il 

i s  tÙn mÙk4 %aus som me^,...,.,,.^,^^..,. 11 11 tdkè Il II 

mùun mÙkÙ %aus ates en t r a i n  de ...,. I1 If mùkè I t  II 

b&.mÙku ?ils ou elles sont en t r a i n  det1 I J  baké 11 il 

Subjonctif : 
11--1..1-..11 

kwà l i à  "qu'il mange" 

3 .  DIVISION DU TEMPS 

lùtb:ngu I l l e  compte du temps$' 

L ' u t i l i s a t i o n  de l a  montre e s t  t o u t e  récente ,  Les v i l i  avaient 
, - 

-------o recours  h une c o r d e l e t t e  
noeuds. Selon les conventions a u t o r i s é e s  par  la d i v e r s i t é  des u n i t é s  

de temps, l e s  jours, semaines, mois, sa i sons  ou anndes 6coul6s corres-  
pondent respectivement à l ' un  de se6 noeuds, 

D e  nos jou r s ,  les vili u t i l i s e n t  c e r t a i n s  mots dér ivés  du Por- 
i tugais comme l a l o n z i ,  qui  veut d i r e  montre. Parfois, ils l t a p p e l l e n t  
C 

nkolà l'escargot1*, p a r  métaphore, 

m d  'tun an, une année" * 

kÙ:mi li mvÙ "dix ans, une dbcennietl 
nkàmà li mvù l'cent ans ,  un s i & l e t 3  

Une année comprend douze mois %g;o:ndirl 

1 Ce sont : 

l i ìbika "Janvi ern . 
mwàmda 11f6vrier11 

1 

, ndo:lo nkas i  llmaral* 



, 

ndo:lo n:nfini " av r i l "  
màwalala %ai N 

m:bÙl masi mà m:bÙ t t j u i l l e t t l  
mabù :nd j i  mab6 : nd j i  'laout tt 
kiìfula "soptembrefl 
kùsafa. Itoctobren 
nkasi  mb an gal H Itno v e mb r e  
n:nÙni mbangalii ttdbcembrell 

' 

Chez l e s  v i l i ,  la na tu re  es t  exubérante pendant t o u t e  l 'an-  
née. E l l e  o f f r e  aux hommes des denrées diverse6 comme : 

m8:ni : "le mars en janvier"  
b i t o f i  %ne espèce de concombre - j anv ie r  e t  f év r i e r t1  
mpi:nda "arachidet1 
6à:mb t'une a u t r e  v a r i é t é  d 'arachide" 
s a f Ù  (sc.Dacrydes e d u l i s )  - I t f ru i t  du sa fou t i e r s l  
mavoka tlavocats 
maimà: nù " l e s  c i  t rons t t  
mal&:nd j i  "les courges1' 
b i t e b i  "les bananes" . 

madbng "les p a t a t e s  douces" 
ma1alà:nei 'Iles orangestt 

. Tout c e c i  en f é v r i e r ,  mars e t  a v r i l .  

E;rr j u in ,  j u i l l e t ,  il y a des a c t i v i t é s  champptres t abattat 

d'arbres, nettoyage des palmeraies, c u l t u r e s  s u r  brQli6.  

Les manguiers f l e u r i s s e n t ,  le vin  de palme t*sH:mbllt 

coule A foison. Celai  qui e s t  tir& du palmier a b a t t u  s ' a p p e l l e  ' 
%it ob üli 

En seitsmbre,  il pleuvine "minok" ou milola" premiires 
pluies, Les baobasbs f l e u r i s s e n t  alors. 

Eh septembre e t  octobre : il y a poussa de champignons 
'$bulrÙJ!f r é c o l t e  des f r u i t s  sauvages gomme les ffmvSit&tf Trixhosaypha 
acuminata, 

Eh novembre et décembre I des manguera %I&J&~) e t  dea 

ananas rJrucifÙbÙ1r 



Les mois "ngo:nditt comprennent qua t r e  (4) semaines "si mi:ngÙtl 
p l u r i e l  de 'llùmi:ngùlt : la semaine compte s e p t  (7). j ou r s  "bi lumbÙtt 

p l u r i e l  de % i l u m b Ù t V .  Ce son t  : 

nto:no "lundi" ou l&:ndi, emprunt au français 
nsi:lÙ "marditf ou cim:mwà:litt2ème jour"  
nkolo +"credi" ou c in td t í i  It3e jour" 
buko:nzo tljeudi" ou cin:n& t%hm jourtc  
mpika 'Wendredirt ou cintB:nÙ 1v5ème jourt t  
n:dukA. tlsamedi*t ou sàbalà, eniprunt au por tuga is  
sonà Iídimanchett ou ldmi:ngÙ, emprunt au por tuga is  

(sunday en ang la i s ) ,  
La  semaine est  auss i  appelée 1ùmi:ngii. 

Les jou r s  considérés  comme impairs : l und i ,  mercredi, vendredi, 
son t  des jours néfastes ,  pas favorables  l a  société .  P a r  con t r e  l e g  
jours p a i r s  : mardi, j eud i ,  samedi, sont des j ou r s  de rguss i te .  D i -  

manche, c ' e s t  l e  jour de repos, un j ou r  s a c r é  oÙ l e s  dieux s e  repo- 

sen t .  

Il y a a u s s i  les j o u r s  de cérémonie, de  f a t e  bfldlqbÙ b i  

n:kÙ:ndji ou bien  b i  l Ù m b Ù  b i  matangà. 

L e s  sa isons  

L'année a quat re  (4) sa i soqs  comme en Eueope graie avec des 
nuances f o r t  atténuées. 

Ce eJont les sÙ:ndji. L e  début de l a  sa i son  de6 p l u i e s  s ' appe l l e  .. 
mvGl& si nto:mbo ou bien minokg. 8 .  

I1 fa i t  alors chaud;on c u l t i v e  l e  mars e t  l ' a rachide .  Cet te  
période s'appelle, mwà:nd& mas&:ngh. 11 y a moins de p lu ie s ,  mals 
beaucoup de  coups de tonnerre.  Lorsqn ' i l  p l eu t  abondamment, c ' e s t  
mvÙla s i  ndo:lo, L a  sa i son  f ro ide  mangalà e e  s i $ w  en sa i son ' sèche  : 
appelée encore c i s i f ù ,  
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C1 as si fi c at io n 

lère saison : t ro i s  mois 

kÙfÙl&, dès septembre 

kÙsafu, dès octobre 
nkàsi  mbàngala, dès  novembre 

f lo ra i son  

2èms saieon : t r o i s  mois 
.I.----LII-. 

n:nÙni m b b & a l a ,  dds décembre 
lubika, d$6 j anv ie r  
mw&:nd$ das f 6 v r i e r  

ndo,:lo nkasi  , dès mars 

ndi:lo n:nÙuni, dès avril 

màwàlàlà mai 

. 
4ème saison : t r o i s  mois 

m:bÙ màsll mavolo .. juin 

œ ~ ~ ~ * - œ w œ ~ u  

c 

\ m:bÙ m & 5 i  m:b3 - J u i l l e t  
mabÙ:aaji mabh:dnji - aout  

P o i ~ ~ o n s  de su r face  : 
Exemple (1) - l i à à n z i  (sg) 
mdànzi (p l . )  - Etmalose - l i -kuaa l  (sg) 

ma-kuaalà (p l )  - maderensis 
- 6Ut l I lEà  (Sg) 

a i  - suunza ( p l , )  -,Mulets 
(Mugilidae) 

pilche assez abondante 

Poissons de fond : 
- 1i:kalalA 

ma - ka la l& (ba r  senegalensic 
pQche assez, pauvre 

Les p l u i e s  s o n t  abondantes. La 
t r a d i t i o n  vili a mis au point  
p lus i eu r s  technique6 pour maf- 
t r l l se r  l ' o r age  lors des grandet 
c QrQmoni es. 

Poissons de fond 
p8che Cs8s maigre. 

Le jour de lundi, a u  singulier nto:no e t  au pluriel mitotno 

symbolise la semaine même & la f i n  da mois, 

Le6 mois masculina o a t  C~ACIIII cinq l und i s ,  mitotno mi Càtxlù. 

(1) A.JACQWT : Faune marine du Congo 1983 



L e s  mois fk.minins en ont quatre, mitorno m ì  n:nà. 

Tot al 
(lundis) Genres Lundis Moi6 

Il y a donc quatre mois  masculins e t  huit mois f&minins dans 
l'année. Dans la tradition v i l i ,  ce  qui paraft fort ,  grand, gros est 
masculin (htjmme) , le contraire est féminin (femme). 

52 To taux - 

Ceci donne : 

Tableau I 

Tableau II 

G 

I ' Total 
Genres (jours/mois) 

h. 

To tal 
(semaines) 

20 

32 

52 

Nbre , Total 
(mois) (jours/ans 

12 364 I i 
On remarque que l e s  mois masculins ont 35 jours e t  les mois féminins 28 jours. 



La notion tradif ionnel le  du temps que nous venons d'btudier 

n 'es t  peut-être pas exhaustive, e l l e  pourrait ?tre revue avec beau- 
coup p l u s  de détails et  de profondeur. 

Utflisés d'une manière inconsaiente, e l l e  a servi. e t  sert 
honorablement toutes  l e s  générations du pah;s6 et  d'aujourd'hui. En 
la d é k & ~ ~ ~ t ,  l a  c i v i l i s a t i o n  v i l i  perd de sa l iberté  sociale 
et  sa production halieutique et agricole  s ' en  trouve rgduite. 
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