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Notes préliminairesNotes préliminairesNotes préliminairesNotes préliminaires    

Chez les Ngbaka, le terme général pour exprimer le “temps” est fàlàfàlàfàlàfàlà.... Ce 

terme désigne aussi bien “lieu” que “temps”. Ainsi la phrase : fàlà bín¡fàlà bín¡fàlà bín¡fàlà bín¡ 

signifie selon le contexte “il n’y a pas de place” ou “il n’y a pas de temps.”  

Dans le sens de temps, fàlàfàlàfàlàfàlà apparaît seul ou précédé de ‘dà‘dà‘dà‘dà qui signifie 

également “lieu” ou “temps”2.    FFFFàlààlààlààlà ou ‘d¡‘d¡‘d¡‘d¡ fàlà fàlà fàlà fàlà peut être traduit par “au 

moment de, lors de, du temps de”, etc. Par exemple : 

f¡l¡ sì mÚ à : //moment/rentrer/de/lui//, lors de son retour. 

f¡l¡ kÊ mÙ nÊ l¼ í, nÈ mØ mbésé m‰ :  

//temps/que/tu/aller/village/là/et/toi/avertir+déb/moi// 

quand tu vas au village, avertis-moi. 

‘d¡ f¡l¡ kÞl¡ ‘d¡ bé gÈ : //de/temps/naissance/de/enfant/ce// 

au moment de la naissance de cet enfant. 

zÊ ‘d¡ f¡l¡ Ýyàá lÉ : //jadis/du/temps/ancêtres/nos// 

jadis, du temps de nos ancêtres. 

Le temps par référence à une période cyclique comme une saison, ou 

par référence à une activité caractéristique d’une certaine période de 

l’année se traduit par zzzzØlØ. ØlØ. ØlØ. ØlØ. Ainsi on dit :  

zÙlÙ sábÈlÈ dò zÙlÙ l‰ kólò : la saison sèche et la saison des pluies ; 

zÙlÙ fà ndà’bà, – ‘bùà, – dØkØ, ní dò ní : la saison de la cueillette des escar-

gots, des champignons, des chenilles, etc.; 

Ýdòlè wà tÊ fò gÙ, zØlÚ nÉ tÊ hØ gÙ : les termites n’essaiment pas encore, 

ce n’est pas encore la saison. 

 Dans quelques contextes, zØlØzØlØzØlØzØlØ peut être changé par fÈfÈfÈfÈ (O : pÈ), p. ex. :  

nú fÉ sábÈlÈ dò nú fÉ l‰ kólò : la saison sèche et la saison des pluies. 

                                                        
2 Le mot ‘dà‘dà‘dà‘dà est un nominal qui peut fonctionner aussi comme préfixe préposition-
nel comme dans la construction ‘d¡ fàlà. ‘d¡ fàlà. ‘d¡ fàlà. ‘d¡ fàlà. (voir “Description grammaticale de la 
langue Ngbaka”, p.55-56). 
 Comme nominal, ‘dà ‘dà ‘dà ‘dà signifie également “lieu” ou “temps”. P.ex. :  
‘d¡ lé Ú íkó, //étendue/village+déf/être/seulement//, il fait calme au village. 
Dans le sens de “temps”, ‘dà‘dà‘dà‘dà apparaît seul dans les constructions avec le verbe kalakalakalakala :  
‘d¬ nÉ kálá sÉ gÙ : //temps/de cela /durer/projectif/nég//, cela ne durera pas. 
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 Les termes zØlØ zØlØ zØlØ zØlØ et fÈfÈfÈfÈ ne sont pas synonymes. FÈ FÈ FÈ FÈ apparaît dans des 

contextes où il ne peut pas être remplacé par zØlØ zØlØ zØlØ zØlØ :::: 

nú fÉ sábÉlÉ má nÊ ndõ nÉ gÈ, má kpà sÉ m‰ nd¼? : est-ce que je vivrai 

encore jusqu’à la fin de cette nouvelle année? 

gbà fÈ : famine ; ou : fÉ wØ : période de famine. 

gbà fÈ má t‰¡ : il y a la famine. 

fÌ nÉ hÆ gÙ : il y a très longtemps. 

wí mÙ zÚ à n‰, fÉ à hÆ gÙ : l’homme que tu vois est très âgé. 

fÉ kÊ mí tÞmb¡ sÚ dõ mÙ gÈ hÆ? est-ce à ce moment-ci que je t’ai envoyé? 

(reproche à quelqu’un qu’on a envoyé, qui a traîné en route et n’est pas 

vite revenu). 

 Notons que, dans beaucoup de constructions, les termes zØlØzØlØzØlØzØlØ et fÈ fÈ fÈ fÈ    

peuvent être changés par le terme général fàlàfàlàfàlàfàlà  ou ‘d¡ fàlà‘d¡ fàlà‘d¡ fàlà‘d¡ fàlà : 

dò zÙlÙ sábÈlÈ ou  ‘d¡ f¡l¡ sábÈlÈ : lors de la saison sèche. 

dò zÙlÙ fà ndà’bà ou  ‘d¡ f¡l¡ fà ndà’bà : lors de la cueillette des escargots. 

 Le contexte dira laquelle des deux constructions est la plus naturelle. 

Il y a encore le terme ngÈngÈngÈngÈnggnggnggnggÞÞÞÞ qui désigne aussi bien le lieu que le 

temps. Il est plutôt rare et limité à certains contextes :  

mí hÙ¡ zí í mØ dò ‘d¡ ngÈnggú álá dÙkÙnØ : j’y suis arrivé pendant la 

période de la tombée des chenilles; 

ngÈnggú gbÊá kØyÚnØ hÙ¡ ‰¡, m‰ nÊ ndò fànà gÂ ‘dà m‰ : la saison de la 

pêche est arrivée, je vais commencer à tresser mes nasses; 

zÈ ngÈnggÞ  : coïncider avec; 

hÚá ‘dà mÙ má zÉ¡ ngÈnggÞ dò kÊ ‘d¡ wà : ton arrivée a coïncidé avec la 

leur. 
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I. I. I. I. Le jourLe jourLe jourLe jour    

Le jour comme unité de tempsLe jour comme unité de tempsLe jour comme unité de tempsLe jour comme unité de temps    

Le “jour” comme unité de temps se traduit, selon le contexte, de trois 

manières : 

1. Il y a d’abord le mot sÝ¼ sÝ¼ sÝ¼ sÝ¼ ou wès¼ wès¼ wès¼ wès¼ ou s¼  s¼  s¼  s¼ dont le premier sens est “soleil”.   

dò wèsé kí ngé nd¼? = dò sóé kí ngé nd¼? : quel jour? 

mÚ tÈ sÉ sóé kí ngé nd¼? : quel jour viendras-tu? 

tÝ¼ má è sÉ sóé ngé nd¼? : quel jour le travail sera-t-il fini? 

sÝ¼sÝ¼sÝ¼sÝ¼, wès¼wès¼wès¼wès¼, s¼ s¼ s¼ s¼ apparaissent souvent précédés d’un élément préposition-

nel : lí sÝ¼,lí sÝ¼,lí sÝ¼,lí sÝ¼, le jour 

lí sóé Ènggà : jour de fête (dimanche) 

mbè lí wès¼ kpó : un certain jour 

kpó sÝ¼kpó sÝ¼kpó sÝ¼kpó sÝ¼ (ou kpó s¼), même jour 

w¬ kÞ¡ wà dò kpó s¼ : ils sont nés le même jour 

w¬ s‰ dò kpó sé lÊ hÙ¡ n‰ : ils sont partis le jour où nous sommes arrivés 

ngbà sÝ¼ngbà sÝ¼ngbà sÝ¼ngbà sÝ¼  (ou ngbà s¼), certain jour 

ngbà sÝ¼ kpó (ou : mbè wès¼ kpó) : un certain jour 

ngbà sÝ¼ kpó nÈ mí nÈ sÉ ‘dà mÙ í : un jour, je viendrai te visiter. 

2. Puis il y a le mot tëtëtëtë, dont le premier sens est “nuit” et par extension 

“jour”. Ainsi on dit :  

të tàlÈ : //nuits/trois//, trois jours. 

mÚ Ø sÉ të nÊ nd¼? : //tu/séjourner/proj/combien/inter//, 

combien de jours resteras-tu? 

tönØ kÊ lÉ dò mâ gÈ : //nuits/que/nous/avec/cela/ce//, de nos jours. 

 Dans certains contextes sÝ¼ sÝ¼ sÝ¼ sÝ¼ et të të të të sont interchangeables. Ainsi on peut 

dire : (voir les exemples ci-avant) 

w¬ kÞ¡ wà dò kpó s¼ ni =  w¬ kÞ¡ wà dò kpó tö‰3 ni 

w¬ s‰ dò kpó sé lÊ hÙ¡ n‰ =  w¬ s‰ dò kpó töi lÊ hÙ¡ n‰ 

ngbà sÝ¼ kpó (ou : mbè wès¼ kpó) = mbè të kpó 

ngbà sÝ¼ kpó nÈ mí nÈ sÉ ‘dà mÙ í =  mbè të kpó nÈ mí nÈ sÉ ‘dà mÙ í. 

                                                        
3 Le rehaussement du ton et l’ajoute de /‰/ sont la marque du défini. 
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3. Dans certains contextes, on utilise comme unité de temps le mot kÒ kÒ kÒ kÒ 

dont le premier sens est “main, doigt” et par extension “jour” (on compte 

les jours par les doigts).  

kÓ nÉ dí tàlÈ //doigts/de cela/maintenant/trois// : il y a trois jours 
kÓ zÈkÈ : //doigt/mois// le jour du mois 
dò kÓ zÈkÈ gàzÈlÈ : //au/doigt/mois/six// le sixième jour du mois 
¬ Ø sÉ í mØ nÊ nd¼? ¬ wè kÓ à gÙ : combien de temps y séjournera-t-il? il 
n’a pas fixé de délai. 
Chez les Ngbaka de l’est, kÓkÓkÓkÓ apparaît souvent ensemble avec tëtëtëtë pour 

désigner un jour. Au lieu de tëtëtëtë,,,, ils disent kÓ tëkÓ tëkÓ tëkÓ të :  

të kpo = E : kÓ të kpó : un jour 
mbè të kpó =  E : mbè kÓ të kpó : un certain jour 
wè të h³ ngbà w‰ =  E : wè kÓ të h³ ngbà w‰: convenir d’une date de 
visite, fixer un rendez-vous. 

LLLLes différentes périodes d’un joures différentes périodes d’un joures différentes périodes d’un joures différentes périodes d’un jour    

Un jour comprend une journée (gbà wès¼) et une nuit (të). Il commence le 

matin au lever du soleil et se termine à la fin de la nuit, avant que le soleil 

se lève de nouveau. La nuit est donc conclue dans la veille. La nuit passée 

se traduit par zÂ tëzÂ tëzÂ tëzÂ të : litt. : hier la nuit.  

Le jour présent, c.-à-d. : aujourd’hui se traduit par le terme sÙÉ gÈsÙÉ gÈsÙÉ gÈsÙÉ gÈ (ce jour- 

ci) qui se situe entre zÉzÉzÉzÉ (hier) et bìndÈbìndÈbìndÈbìndÈ (demain). Avant-hier se dit zízízízí4 et 

après-demain se dit mbàs¡mbàs¡mbàs¡mbàs¡. 

Le jour (journée et nuit) est divisé en différentes périodes. Depuis le début 

de la colonisation, le système du jour de vingt-quatre heures est connu 

partout. Pour exprimer la notion d’heure, les Ngbaka utilisent le mot “sâ” 

dont le sens primaire est “temps ou durée” et par extension “heure”.  

mÚ là sÉ dò sá gè nd¼? : à quelle heure partiras-tu? 
mí là sÉ dò sá kÊ ‘bú :  je partirai à dix heures 
sá tÊ wè gÙ : il n’est pas encore temps. 
De plus en plus, on utilise aussi la terminologie française. On dira p.ex. :  

mÚ là sÉ dò heure gè nd¼? : à quelle heure partiras-tu? 
mí là sÉ dò dix heures : je partirai à dix heures. 

                                                        
4 ZíZíZíZí désigne “avant-hier” mais se réfère aussi à un passé général non spécifié. 
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Nos ancêtres ne connaissaient pas l’heure. Ils décomptaient les pério-

des de la journée par la position du soleil; celles de la nuit par la densité de 

l’obscurité, du silence, etc. Voici quelques expressions : 

Gbá wès¼ Gbá wès¼ Gbá wès¼ Gbá wès¼ //fendre/soleil// : le lever du soleil.  
C’est le début d’une nouvelle journée(vers 6 h).  On dit : “Wèsé gbá zàkà 

zàkà nÈ sálá nú É Ú zàrr” : le soleil se lève doucement, ses rayons 
apparaissent comme un faisceau lumineux.  

TítòlèTítòlèTítòlèTítòlè = wèsé tÊ nyÈlÈ dÊ ngÙ gÙ : la  matinée; le soleil n’est pas encore 
monté beaucoup.  La période après le lever du soleil jusqu’à ce qu’il soit 
monté au ciel et commence à chauffer (environ 9 h).  

Gbà wès¼ Gbà wès¼ Gbà wès¼ Gbà wès¼ //grand/soleil// = mÉ ¡ ‘d¡ f¡l¡ wèsé má bé tÁ É dÊ nzâ dò k‰l‰ 

tÌ nÉ vÆ : c’est la période où le soleil s’est exposé entièrement. C.-à-d. : la 
journée à partir du moment où le soleil se montre entièrement et où il fait 

tout à fait clair (d’environ 9 à 16 h). 

Wès¼ hÙ¡ Wès¼ hÙ¡ Wès¼ hÙ¡ Wès¼ hÙ¡ gbÝgbÝ zùgbÝgbÝ zùgbÝgbÝ zùgbÝgbÝ zù,    ou :    ––––  gbÝgbÝ f¡nd¡  gbÝgbÝ f¡nd¡  gbÝgbÝ f¡nd¡  gbÝgbÝ f¡nd¡,    ou :    ––––  gbÝgbÝ l¼   gbÝgbÝ l¼   gbÝgbÝ l¼   gbÝgbÝ l¼ : le soleil 
est arrivé au dessus de la tête, ou :  de la plaine, ou : du village. 
Le soleil a atteint le zénith, c’est l’heure de midi.  

Wès¼ gÉ¡ gÊlÊ É Wès¼ gÉ¡ gÊlÊ É Wès¼ gÉ¡ gÊlÊ É Wès¼ gÉ¡ gÊlÊ É ou  – wÉwÉwÉwÉngngngnggÉ gÊlÊ ÉgÉ gÊlÊ ÉgÉ gÊlÊ ÉgÉ gÊlÊ É : le soleil a tourné le cou. A partir de 
14 h., le soleil commence à s’incliner; on dit : “tí gÃlÃ tÙ¡ t‰¡ ‰¡”: l’ombre de 
la maison est tombée, c.-à-d. : l’ombre de la maison s’est allongée, on 

peut s’assoir à l’ombre de la maison. 

Wès¼ hÙ¡ ngÚ dÝ dùàWès¼ hÙ¡ ngÚ dÝ dùàWès¼ hÙ¡ ngÚ dÝ dùàWès¼ hÙ¡ ngÚ dÝ dùà : le soleil est arrivé sur la queue de la chèvre, 
c.-à-d. : la durée du soleil avant de se coucher est devenue courte comme 

la queue d’une chèvre (à partir de 16 h.) 

GÃá wès¼GÃá wès¼GÃá wès¼GÃá wès¼ ou  gÃ ‘d¡ wès¼gÃ ‘d¡ wès¼gÃ ‘d¡ wès¼gÃ ‘d¡ wès¼ ou  gìlì wès¼gìlì wès¼gìlì wès¼gìlì wès¼ = lí wèsé á ngbèè ní, má fá w¼ lè 

të : le soleil devient rouge et se prépare à entrer dans le noir, c.-à-d. : à 
disparaître.  
Il s’agit d’expressions figées dont le sens littéral est difficile à retrouver. 

Les explications données par les informateurs sont insatisfaisantes. 

gÃá wès¼ ou gÃ ‘d¡ wès¼ est expliqué de deux manières : 

* certains prétendent que “gÃá” vient du verbe  “g&” (pencher) : le soleil 

penche de l’autre côté, c.-à-d. : vers l’ouest. Ce qui correspond à “gìlì 

wès¼” //retourner/soleil//, le soleil décline (vers l’ouest).  
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Le problème est que le verbe “g&” n’est pas nasalisé. 

* d’autres prétendent que “gÃá” vient du verbe “gÀ” (refroidir) : le soleil 

perd sa force, il refroidit. Mais cette explication ne tient pas compte du 

ton haut sur “gÃá”5.  

GáGáGáGá ‘d¡ mbólò ‘d¡ mbólò ‘d¡ mbólò ‘d¡ mbólò (ou : gÊ ‘d¡ mbólò) = wèsé ‘b¡n¡ bé sš, má tÊ gÁ yílílí gÙ : il 
reste un peu de soleil, il n’est pas encore complètement refroidi. 
Le sens de “gá ‘d¡ mbólò” nous est inconnu. Un interlocuteur dit : “të tö 

‰¡, fò ‘bØ f¡l¡ mbò’bò wél¼ bín¡” : la nuit est proche, ce n’est plus le 
moment d’importuner des gens. 

Wèsé l‰¡ nù ‰¡Wèsé l‰¡ nù ‰¡Wèsé l‰¡ nù ‰¡Wèsé l‰¡ nù ‰¡        : le soleil est entré dans la terre, c.-à-d. :  le soleil s’est 
couché. On dit : “Wès¼ gÂ¡ yílílí    fàlà dÉ¡ mbìì”: le soleil s’est refroidi, 
l’étendue est devenue obscure. C’est l’heure où le soleil se couche et où 
on distingue mal les choses autour de soi; on dit : “MÉ ¡ sá kÊ bê yÚ tí nàá 

É” : c’est l’heure où l'enfant se trompe de maman. Vers 18 heures. 

Lí të ng¡nd¡ ‰¡Lí të ng¡nd¡ ‰¡Lí të ng¡nd¡ ‰¡Lí të ng¡nd¡ ‰¡ : la nuit est devenue très sombre.   
A partir d’environ 21 h., la nuit est devenue très obscure, on ne trouve 

plus personne sur la route, sauf s’il y a un cas d’urgence comme l’annonce 

d’un décès, ou une personne avec des mauvaises intentions.  

GbÝgbÝ tëGbÝgbÝ tëGbÝgbÝ tëGbÝgbÝ të ou gbÝgbÝ zÈgbÝgbÝ zÈgbÝgbÝ zÈgbÝgbÝ zÈ : milieu de la nuit.  On dit :”Wél¼ w¬ l‰¡ tØà vÆ ‰¡, 

zÞ nzâ gÂ¡ wírr    : les gens sont tous rentrés, la tête de l’univers s’est 
complètement tranquillisée, c.-à-d. un silence absolu règne dans l’univers. 

YàYàYàYàngngngnggàyégàyégàyégàyéngngngnggé të = gé të = gé të = gé të = mÉ ¡ gbÝgbÝ z¥ të :  c’est le coeur de la nuit.  C’est 
l’heure où les gens sont encore dans leur premier sommeil.  

S¡ng¡ zÈ S¡ng¡ zÈ S¡ng¡ zÈ S¡ng¡ zÈ //intervalle/nuit//. C’est la période de la nuit à partir de 2 h 
jusqu’environ 5 h. On dit : “MÉ ¡ f¡l¡ kÊ kØlá ng¼l¼ à hé dò mØ n‰” : c’est 
l’heure où le coq bouclier 6 chante.  

Kùtí híá mÙ kØl¡Kùtí híá mÙ kØl¡Kùtí híá mÙ kØl¡Kùtí híá mÙ kØl¡ : au premier chant du coq.  

                                                        
5 S’il s’agit du qualificatif déverbatif “gÁà” (froid), le ton devrait être moyen : gÂ¡ 
wès¼. 
6 KØlá ng¼l¼ (litt. : coq bouclier) : nom donné au coq qui chante très tôt le matin 
(vers trois heures) avant les autres. On le nomme ainsi parce qu’il est comme le 
bouclier des autres coqs. D’autres prétendent que, jadis lors des guerres tribales, 
les ancêtres se levèrent au premier chant du coqpremier chant du coqpremier chant du coqpremier chant du coq, prirent leurs lances et boucliersboucliersboucliersboucliers 
et partirent pour atttaquer leurs ennemis à l’improviste. 
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C’est l’heure où le silence absolu est rompu. Un voyageur très matinal 

prend la route, il dira : “KØlá hé mØ kpó, nÈ mí l¬ nÉ” : le coq chante une 

fois et je partirai,  c.-à-d.  je partirai au premier chant du coq. 

F¡l¡ s¡ tàfùùF¡l¡ s¡ tàfùùF¡l¡ s¡ tàfùùF¡l¡ s¡ tàfùù = fàlà má ngÚ gØnØ d±Á : aux premières lueurs du jour, la 

première clarté commence à poindre.  

C’est l’heure où le chef de village, s’il a des annonces publiques à faire, se 

lève et se met à traverser le village d’un bout à l’autre en criant son 

annonce. Ainsi il est sûr que tout le monde l’a entendu, parce que per-

sonne n’est encore sorti. On dit : “Nwà à sá mb‰l¡ kÙ l¼” : le chef fait les 

annonces. 

S¡ng¡ títòlèS¡ng¡ títòlèS¡ng¡ títòlèS¡ng¡ títòlè //intervalle/matin// : de grand matin. 

dò s¡ng¡ títòlè vwó : très tôt le matin (quand la plupart des gens ne sont 

pas encore réveillés). 

Títòlè bèlééTítòlè bèlééTítòlè bèlééTítòlè bèléé = fàlà s¡ ‰¡, nÊ nd¼ wèsé tÊ gbà gÙ : tôt le matin, il fait déjà 

clair, mais le soleil ne s’est pas encore levé.   
C’est la fin de la nuit; bientôt le soleil se lèvera et une nouvelle journée 

commencera. 

Les différentes positions de la luneLes différentes positions de la luneLes différentes positions de la luneLes différentes positions de la lune    

1. Mbé zÈkÈ hÙ¡Mbé zÈkÈ hÙ¡Mbé zÈkÈ hÙ¡Mbé zÈkÈ hÙ¡ : la nouvelle lune est apparue. Elle apparaît vers 18 

heures, un peu après le coucher du soleil. On dit : 

zÉkÉ hÙ¡ kÊnggÊ’dÊnggÊÊ7 : la lune a apparu très mince.  

2. ZÉkÉ g¥ ‰¡ZÉkÉ g¥ ‰¡ZÉkÉ g¥ ‰¡ZÉkÉ g¥ ‰¡ : la lune a grandi. C’est le premier quartier (demi-lune) : les 

jours après sa première apparition, soir après soir, la lune apparaît un 

peut plus haut dans le ciel et prend un peu plus de volume.   

3. ZÉkÉ t‰¡ mbàtà ZÉkÉ t‰¡ mbàtà ZÉkÉ t‰¡ mbàtà ZÉkÉ t‰¡ mbàtà (ou : − f‰ mbàtà) //lune/tomber+acc/platte//; à l’ouest: 

zÉkÉ t‰¡ f¡nd¡ //lune /tomber+acc/plein// . c.-à-d. : elle est pleine. 

Chaque soir la lune a grandi un peu plus jusqu’à ce qu’elle soit pleine. 

On dit alors : “”ZÉkÉ hÙ¡ ‘d¡ nàá à ílíngìndí” : la lune est arrivée chez sa 

mère ílíngìndí.8 

                                                        
7 KÊnggÊ’dÊnggÊÊ est un idéophone qui signifie “très mince, très maigre” 
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4. ZÉkÉ ÞsÞ 'dÝ kÙl¡ZÉkÉ ÞsÞ 'dÝ kÙl¡ZÉkÉ ÞsÞ 'dÝ kÙl¡ZÉkÉ ÞsÞ 'dÝ kÙl¡ (ou :− s¡ ‘dÝ kÙl¡) : la lune s’est cachée derrière la 

forêt. On dit aussi : 

ZÉkÉ ÞsÞ tí t³ kùlúsà : la lune s’est cachée sous les pousses des courges  

ou : zÉkÉ ÞsÞ dàkà ou :− lia k$ daka : la lune est entrée dans la calebasse. 

Chaque soir, la lune apparaît un peu plus tard et les nuits deviennent 

plus obscures. On ne voit la lune que le matin quand elle se couche à 

l’ouest.  

5. SÃlÃ zÈkÈSÃlÃ zÈkÈSÃlÃ zÈkÈSÃlÃ zÈkÈ : lune mincie. C’est le dernier croissant, la lune n’apparaît que 

tard dans la nuit et est devenue toute mince. On dit :  

zÉkÉ sÂlÂ dó’dò, á ‘b¡n¡ kÊnggÊ’dÊnggÊÊ tàkÚ má fé : la lune a beaucoup 

maigri, il n’en reste qu’une partie très mince avant de mourir. On parle 

alors d’une étoile qui se trouve près de la lune quand elle décline et 

devient toute mince; elle est nommée “nyØngØmØdÝwílì” //manger /cho-

se/priver/homme// : nourriture dont l’homme est privé. 

6. ZZZZÉkÉ f‰¡ÉkÉ f‰¡ÉkÉ f‰¡ÉkÉ f‰¡ : la lune a disparu.  On dit : 

ZÉkÉ l¡ w¼ ‘bÁlÁ tÁ É; à hÚ kÙ káfóló tÂ à Ú nÊ gÑ n‰ : la lune est partie 

pour muer, elle se défait de sa peau comme les serpents.  

On dit aussi : “Z&k& fia ia, n& gÓnØ wa m$ ng$ ‘bÀlÀ tÀ wa. K$ fala k& m$ 

kpa káfóló gÒ, n& m$ � na, mbé z&k& k$l$ fala h$ n& ia” : Quand la lune 

disparaît, les serpens muent. Et quand tu trouves la mue d’un serpent, 

tu sais que la nouvelle lune va apparaître. 

                                                                                                                        
8 Les Ngbaka ont un conte qui explique les différentes phases lunaires. Il existe 
plusieures versions. Voici la version la plus courante : “ZÈkÈ (la lune) a deux 
épouses : KÓsš (ou KÚtÚsš : prend un petit peu) l’étoile près de la nouvelle lune)  et 
Kígìlí (ou : ílígìlí) (l’étoile près de la pleine lune). KÚtÚsš ayant beaucoup d’enfants 
(les étoiles autour d’elle) nourrit d’abord ses enfants, de sorte qu’il ne reste qu’un 
tout petit peu de la boule de maïs pour ZÈkÈ et qu’il est devenu tout maigre. Alors 
ZÈkÈ rentre chez son épouse Kígìlí qui n’a pas d’enfants et nourrit bien son mari, de 
sorte qu’il grandit de jour en jour et devient tout gros. Puis l’envie de sa première 
femme KÚtÚsš le prend et il reprend la route du retour. Ainsi chaque mois, ZÈkÈ fait 
la navette entre ses deux épouses. 
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II. II. II. II. La semaineLa semaineLa semaineLa semaine    

Jadis, du temps des ancêtres, les gens ne connaissaient pas la “semai-

ne”. Dans la tradition ngbaka, nous n’avons pas trouvé d’informations sur 

des jours de repos ou des fêtes périodiques. Il y avait bien des rassemble-

ments convenus appelés “mbúlù”, comme les marchés de troc ou les 

rendez-vous pour une fête dansante, mais ces rassemblements avaient 

lieu à des dates irrégulières et ne pouvaient pas servir de référence 

intermédiaire entre le jour et le mois. 

La notion de “jour de repos” et de “semaine” ne s’est introduite que de-

puis la colonisation. Jour de repos se dit : “tö ØmØ tÈ w‰” (jour/reposer 

/corps/personne) ou “tö kpè tÈ w‰”(jour/fermer/corps/personne). Diman-

che se traduit par “lí Ènggà” (jour de fête). Semaine se dit “pÚsØ” qui est 

un mot d’emprunt. PÚsØ9 désigne la rémunération en nature qui est distri-

buée à la fin de chaque semaine aux travailleurs. 

Les jours de semaine sont traduits par “tö kòsálà”10 ou à l’est “kÓ tö 

mòsálà”, jour de travail. Ainsi on dit : tö kòsálà (ou E : kÓ tö mòsálà) kpó, 

− bØà, − tàlÈ, − n¡lÉ, − mØlÙ : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.  

Samedi se dit “lí pÚsØ” jour de la distribution de la “pÚsØ”. 

 Voici quelques phrases :  

LÊ là sÉ dò tÞ kòsálà kpó 

//nous/partir/proj/jour/travail/un// 

nous partirons lundi. 

Mí Ù¡ ‘d¡ wà pÚsØ bØà 

//moi/loger+acc/chez/eux/semaine/deux//  

j’ai passé deux semaines chez eux. 

ZÊlÊ n‰ má f‰ m‰ nù hÚ ngÚ pÚsØ kpó :  

//maladie/cet/elle/jeter+acc/terre/arriver/sur/semaine/ une// 

cette maladie m’a alité pendant plus d’une semaine. 

                                                        
9 PÚsØPÚsØPÚsØPÚsØ vient probablement du mot français “portion”. 
10 KòsálàKòsálàKòsálàKòsálà (travailler), mòsálà mòsálà mòsálà mòsálà (travail) sont des mots lingala.  
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III. III. III. III. Les noms des moisLes noms des moisLes noms des moisLes noms des mois    

L’année ngbaka comporte approximativement douze mois, ou mieux 

douze lunes (zÈkÈ), car les Ngbaka comptent avec les lunes, ne correspon-

dant pas avec les mois. Nous continuerons à utiliser le terme “mois”. 

Chaque mois a un nom propre dont le sens évoque un caractère signi-

ficatif de la période considérée. Comme  le passage d’une période à l’autre 

peut être différent d’une année à l’autre, l’ordre des mois est assez vague; 

Souvent on discute pour savoir dans quel mois on se trouve à ce moment. 

Dans cet article, nous suivons le calendrier actuel de janvier à décembre, 

connu dans toute la région Ngbaka.  

Le même mois ou la même période peut avoir deux ou plusieurs noms. 

La raison en est qu’on pense aux activités de cette période ou à son cli-

mat. Aussi, il y a les différences régionales. Les Ngbaka minagende ne 

sont pas d’origine unique. Selon Vedast Maes11, ils seraient issus d’un 

mélange de Ngbaka ma’bo et d’ethnies Gbaya, Manza et autres, ce qui 

expliquerait certaines divergences culturelles. Ainsi, certains noms revien-

nent dans presque tous les villages, d’autres sont propres à certaines 

régions et sont inconnus chez les autres.  

L’année commence au début de la saison sèche et finit à la fin de la 

saison des pluies.  

Actuellement, les noms traditionnels ngbaka sont rarement utilisés et 

risquent de se perdre. Quoiqu’il soit difficile de trouver des personnes qui 

peuvent citer tous les noms des douze mois, nous avons pu noter une 

dizaine de listes provenant de différentes personnes et de différents lieux 

de la région Ngbaka. 

Dans cet article, nous donnerons pour chaque mois le nom qui apparaît 

le plus souvent et nous y ajouterons les noms moins connus. 

Pour chaque nom, nous donnerons une traduction approximative en 

français. Puis nous ajouterons la signification comme elle nous a été 

donnée par les différents interlocuteurs, en ngbaka, suivie d’une traduction 

libre en français. 

                                                        
11 Maes V., o.c., p.22-26. 
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La plupart des interlocuteurs sont d’accord avec la signification des 

noms cités en premier lieu. Pour la signification des autres noms, les avis 

sont partagés; parfois, l’explication est très incertaine. Nous ne pré-

tendons donc pas que les explications données reflètent le sens original 

des noms de mois. 

Voici la liste des principaux interlocuteurs avec leur lieu d’origine et l’an-

née de l’interrogation :  

K$K$K$K$tatatata-S&n&m$dèg$-NàdÊánÉ, prêtre, originaire de ‘Boz&n&, situé à l’ouest 

de Gemena, année 1986. 

KawayaKawayaKawayaKawaya, ancien du village 'Bogbambe, situé à cinquante km au nord de 

Gemena  (29.03.1994). 

KukuKukuKukuKuku----GbawalaGbawalaGbawalaGbawala, ancien du village 'Bombula situé à soixante-dix km au nord 

de Gemena (Route : Gemena-‘Bokada Kp$ngb$), mai 1994. 

Quelques anciens de Gbakata,Gbakata,Gbakata,Gbakata, petit village situé à une dizaine de km à 

l’est de Gemena  (29.1.89). 

GbalinaGbalinaGbalinaGbalina SimonSimonSimonSimon, enseignant - catéchiste au village Bodiewa-Alata, situé à 

quarante km au sud de Gemena (environ 1990). 

ManzaManzaManzaManza, ancien du  village ‘Bokada-Songbo,     situé à environ 70 km au nord 

de Gemena, au-delà de la rivière ‘Dùà (Kulu 'Dua) (31/03/89). 

Fumb&l&Fumb&l&Fumb&l&Fumb&l& Jean, animateur paroissial à la paroisse de Takaya, au nord-est 

de la région ngbaka (09.10.1987). 

Ndauwa, Ndauwa, Ndauwa, Ndauwa, catéchiste animateur au village ‘Bo’dango, situé à l’est de la ré-

gion ngbaka, sur la route Karawa-Likimi (début des années 1980). 

D&akutiD&akutiD&akutiD&akuti, ancien du village 'Bokode, village situé à 95 km au nord de 

Gemena (dans les années 1990).    

ZàsÃ ZàsÃ ZàsÃ ZàsÃ ---- Mbòlí Mbòlí Mbòlí Mbòlí,  ancien du village ‘Bòdúmbìlí, situé à une dizaine de km au 

sud-ouest de Gemena (environ 1990). 
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1. WòlòkÙl¡1. WòlòkÙl¡1. WòlòkÙl¡1. WòlòkÙl¡    

WòlòkÙl¡ ou  WólókÙl¡ : forêt claire (c.-à-d. : on peut voir à travers la forêt) 

* ‘Bòmbàúlì : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ wèsé tó wén¡, wØkØsÙnØ má kÞl¡, nÈ nwá zÞ 

gbà t¼nØ má ngÚ àlá nÉ. Mbè wà dÚ fØ, nÈ w¼ má lé z¥ kÙl¡, nÈ má bÊlÊ, nÈ 

má lá tàtí à g³ t¼nØ íko, nÈ wà n¡ : “KÚlá wÝlÝ ‰¡, má Ú gbàlàlà”, nÈ wà sá lí 

nÉ n¡ : “WólókÙl¡” : c’est la saison où le soleil brille très fort. Les herbes 
sèchent et les arbres perdent leurs feuilles. On brûle les champs, le feu 
gagne la forêt et y brûle le sous-bois en ne laissant que les grands arbres. 
On dit : “Regarde! La forêt est devenue toute claire, tu peux voir à 
travers.” C’est pourquoi on appelle ce mois “wólókÙl¡”. 

* Gbakata : Wà yÊnggÊ yàlí Ènggà dò zÉkÉ ni gÙ. Mbà gÙ, dò ‘d¡ f¡l¡ n‰, nÈ 

Ýsà’dè wà yÊnggÊ dÊ 'dÙ lì. Dò zÉkÉ wòlòkÙl¡, nÈ wà dÚ fÙ gàg¡, nÈ wà mí 

mØ : ce mois-là, on ne va pas à la chasse, car les animaux se sont retirés 
près des ruisseaux et rivières. C’est le mois où l’on cultive des champs en 
terrain marécageux.12 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

Gbàlà Gbàlà Gbàlà Gbàlà ou  ìgbàlá ìgbàlá ìgbàlá ìgbàlá 

Gbàlà : tesson de jarre, utilisé pour griller la farine de millet ou de maïs, 
des arachides, sésame, etc.  
Actuellement les tessons de jarre sont remplacés par les plaques de fer, 

appelées du mot lingala ìgbàlá. . . . Ces plaques proviennent d’un vieux fût, 
d’une carcasse de véhicule, etc.  

*K$ta : MÉ ¡ kùtí zÈkÈ kÙ sábèlè. Wèsé tó wén¡, nÈ nwá kà’dànggà dò 

gèlé nwá sánggónØ m¡ ngÚ kòló nÉ, nÈ nyÚngÚmÉnØ wén¡ ¡ háná fë do 

kúlá sà’dè, t¡bì kúlá kØyÙ. MÙ kpá ÝwúkónØ ‘d¡ l¼, nÊ ndé wà tÉ hànà mØ 

dò gb¡l¡nØ ‘d¡ wà : c’est le premier mois du nouvel an. Le soleil brille 
très fort, les feuilles de manioc et d’autres légumes se fanent. Les gens 
sont réduits à se nourrir de farine grillée et de viande ou de poisson 
boucané. Dans les villages, on voit les femmes assises devant leur 

                                                        
12 Le nom “wòlòkÙl¡” apparaît 5 fois dans les 10 listes (4 fois comme 1er mois et 1 
fois comme 12ème mois), mais il n’est pas cité chez les peuples du même groupe 
linguistique en RCA. 
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“gbàlà” sur le feu. Elles grillent du maïs, des arachides, des grains de 
courge, etc.13 

MàMàMàMàngngngnggànúngØlÊgànúngØlÊgànúngØlÊgànúngØlÊ  

Mangga nú ngØlÉ : crevasser/bout/arbre ‘ngØlÁ’ 14 

* NgØlÉ mÉ ¡ tè, má ngàndà wén¡; mÙ gÚmÚ, nÈ gó’dó nÉ Ú tìmìlìmìiì, má 

fü Ú nÊ gèlé t¼nØ gÙ. KÚ f¡l¡ kÊ wèsé sábÈlÈ ndó tõ nÉ n‰, nÈ gó’dó nÉ má 

yÚlÚ bé zíyÓ zíyÓ Má kÊ wà sá lí zÉkÉ ‘d¡ kpó n¡ “mànggànúngØlÉ”, w¼ 

dùzÞ gó’dó t¼ ngÙlÊ kÊ má m¡ngg¡ ni : “ngØlÉ” est un arbre très dur. 
Quand tu l’abats, la surface coupée est raboteuse. Elle ne se fend pas 
comme chez les autres arbres, mais quand le soleil de la saison sèche 
brille fort, elle se crevasse. C’est pourquoi on appelle le premier mois 
“mànggànúngØlÊ”. 

* Gbakata : MànggànúngØlÊ mÉ ¡ zÉkÉ gÄ. Ngbà sóénØ n‰, nÊ nd¼ ndàlá 

nú wínØ má kóló, kÚ mÙ nÊ mØmÚ nÉ, kÚ mÚ mbèsè ndàlá nú mÙ d¡t‰ gÙ, 

nÈ má ‘bílí ngèlélé, w¼ kÊ má gbá liÐ liÐ liÐ dò bé dànì : c’est le mois où il fait 
très froid le matin. Dans cette période, les gens ont les lèvres très sèches; 
avant de rire, veillez à les humidifier, sinon, elles se crevasseront. 
Dò ‘d¡ f¡l¡ ‘bØ, nÊ nd¼ t¼nØ kÊ w¬ gÙmÙ mâ ngÚ fÙnØ n‰, má kÞl¡, nÈ 

gó’dó mâ n‰ má mánggá ±Ó ±Ñ tÉ túá wèsé : dans cette période, les 
bouts des arbres abattus se crevassent sous le soleil brûlant. 

Gbàdúgbálà Gbàdúgbálà Gbàdúgbálà Gbàdúgbálà     

Gbà dú gbálà    :    très/long/entre-nœud. Dans le contexte présent, “gbàdú-
gbálà” désigne la longue période entre le nouvel an et la fin de l’année.   

* MÉ ¡ kùtí zÉkÉ kÙ sábÈlÈ. MÉ ¡ mbé gbà dú gbálà : “Ç l‰¡ kÙ mbé gbà 

dú mØ, ní ¡ má kpà sÉ t¡bì É nd¼?“ : c’est le premier mois d’une nouvelle 
année. On dit : “Je suis entré dans une nouvelle longue période; 
arriverai-je à la fin?” 

                                                        
13 Le nom “gbàlà” est connu dans tous les villages Ngbaka et apparaît 3 fois dans 
les listes. Il est cité aussi par Calloch chez le Gb&a en RCA.  
Les trois noms ci-après sont des noms régionnaux et peu connus.  
14 NgØlÉ : esp. d’arbuste très dur, à fruits venimeux, (Eben.: Maba Laurentii). Le sens 
dans le contexte présent n’est pas clair. Peut-être le “ngØlÉ” représente-t-il tous les ar-
bres abattus sur le nouveau champ dont les bouts se crevassent sous le soleil ardent. 



 18 

KòéKòéKòéKòéngngngngg¼  g¼  g¼  g¼      

Kòé : sac. Dans le contexte présent, il s’agit d’une gibecière que les 
hommes portent à l’épaule pendant leurs sorties en brousse. 

Ng¼ : pique en fer prolongeant la hampe d’une lance. Le pique sert à 
planter la lance en terre ou à transpercer les poissons de la pêche. 

* MÉ ¡ kùtí zÉkÉ kÙ sábÈlÈ. Owí wílínØ wà yÊnggÊ wén¡ dò kòé, dò ngénØ 

‘d¡ wà dÊ kÓ wà w¼ tò dò ÝkØyÚnØ ‘d¡ f¡l¡ ÓsÓ l‰nØ. OwànØ wà wí à gÁ n‰, 

wà nyÊlÊ sÉ dò kòé dò ng¼ gÙ, w¼ kÊ mbè, nÈ wà kpá g³ kØyÙ ‘dÙ lì í, nÈ 

wà wÊlÊ à dò ngé ‘d¡ wà : c’est le premier mois de l’année. Les eaux ont 
baissé; les hommes se promènent avec un sac à l’épaule (kòé) et une 
lance dont la hampe est pourvue d’une pique (ng¼) pour percer les 
poissons qui frétillent dans les eaux basses. Ceux qui ont mis des 
nasses sont toujours armés d’une telle pique pour transpercer les gros 
poissons qu’ils trouvent éventuellement.15 

2. Kpù 2. Kpù 2. Kpù 2. Kpù ou        KpùùKpùùKpùùKpùù    

“Kpù kpù kpù”  est une onomatopée qui exprime un bruit sourd et court 

comme p.ex. le bruit du millet qu’on bat pour en enlever les graines ou le 

bruit des pilons dans les mortiers.  
“Kpùù” est un idéophone qui désigne, dans le contexte présent, un 

nuage de poussière soulevé par un grand arbre abattu qui tombe dans 

un champ récemment brûlé. 

* ‘Bokada-Songbo : Kpù mÉ ¡ zÙlÙ kÊ fóé fÉngÉ, nÈ wà sÊlÊ mâ, nÈ wà zÊ 

mâ dò kònggÝlÝ nú y¼l¼ kpù kpù kpù w¼ fò gb¥l¥ tÌ nÉ, tàkÚ wà tó, nÈ 

wà gí, h³ wà nyÚngÚ. Kpù m¼ a zÉkÉ ‘dà bØà, w¼ kÊ fóé fÊngÊ dò zÉkÉ ‘d¡ 

kpó : “kpÞ” est la saison où le millet est mûr. On le coupe et on le frappe 
sur le bord du panier kpù kpù kpù pour en enlever les grains. “Kpù” est le 
deuxième mois de l’année, parce que le millet est mûr en janvier-février. 

* K$ta : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ nwá sánggónØ kÞl¡ vÆ, nÈ wØ má ngÚ bà wínØ 

wén¡. Wà zélé gítí tÞl¡ ‘d¡ Ýngb¡ wà kÊ má wélé kpù kpù kpù n‰, nÈ wà zš 

                                                        
15 Le nom “Kòéngg¼”    est peu connu chez les Ngbaka minagende mais est cité 
aussi par Calloch chez les Gb&a en RCA. 
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z±à, nÈ wà nÊ w¼ gØ fþ nÉ : c’est le mois où les légumes ont tous séché 
et la faim se fait sentir. Les gens affamés entendent le bruit des pilons 
kpù kpù kpù et tournent autour pour quémander un peu de farine. 
Wà sá ‘bØ lí zÉkÉ n‰ n¡ dùmbàtì má w‰¡ kÒ dò bé kÞngb¡ t¡bì kpù : on 
appelle ce mois aussi “dùmbàtì” qui signifie petit mortier comme “kpù”.... 

* Gbàlínà:  wà sá ‘bØ lí zÉkÉ ni n¡ kpù, w¼ kÊ mÉ ¡ ‘d¡ f¡l¡ gØmØ t¼ fÙnØ. 

Wà dÚ fÙÉ, kÚ w¼ má tÉ¡ gbáá, kÚ má bÉlÉ tí t¼nØ ‘dà mÙ ‰¡; kÚ mÙ nÊ 

gØmØ t¼, nÈ má té dÊ òló nÉ kpùù : on appelle ce mois ‘kpù’ car, après 
avoir brûlé le sous-bois, on abat les arbres qui tombent dans les cendres 
en soulevant une nuage de poussière “kpùù”. 16 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

DØnyángábétòlÝDØnyángábétòlÝDØnyángábétòlÝDØnyángábétòlÝ    

DØ nyángá bé tòlÝ : brûler les pattes des petits chiens. 

* MÉ ¡ lí zÉkÉ ‘d¡ bØà. MÉ ¡ zÙlÙ kÊ nÞ‰ bá wè wén¡ tÉ ngáwí ‘d¡ túá 
wèsé; kÚ bé tòlÝ mÚ mÙ hÚ lí nÉ, nÈ má dÚ nyángá à, nÈ à má ngÚ bì 
kànyá kànyá. GÈnÈ kÚ mÙ kpàsá nÉ, nÈ má dÚ ‘bØ nyángá mÙ kpásáá nÊ 
mÉ n‰ : c’est le deuxième mois. Le soleil brille fort et la terre est très 
chaude. Quand ton petit chien sort, il se brûle les pattes et se met à 
glapir kànyá kànyá. Même toi, adulte, tu peux te brûler les pieds. 

Gábên¡Gábên¡Gábên¡Gábên¡    

Gá bê n¡: //empêcher/enfant/pas// : n’empêche pas les enfants, sous-
entendu : de jouer avec le feu.  

* Gbakata :  MÉ ¡ lí zÉkÉ ‘d¡ bØà. KÙ zÉkÉ n‰, bö dÊ ngándá wén¡ dò zík‰l‰, 

nÈ wà gá ÝbénØ n¡ wà tÊ dÈ sà dò wè gÙ; wà dÊ s¡ dò w¼, nÈ büí má bà 

sÉ má, nÈ má pí tÉ tØà t¡bì wØkØsÙnØ, nÈ má bÊlÊ. Wà gá bénØ d¡t‰, nÈ 

wà tÓ mbùlà h³ wà dò tí. NÈ dò zÉkÉ n‰, wá wè ‘bØ tÉ gà bê gÙ, w¼ kÊ à 

                                                        

16 Le nom “kpù” est cité six fois dans les 10 listes et se retrouve aussi chez les Gb&a 
et les Manza-Dek$a en RCA. Les deux noms qui suivent, “dØnyángábétòlÝ” et 
“gábên¡”,  sont également connus dans tous les villages Ngbaka, quoiqu’ils ne 
soient pas cités souvent dans les 10 listes. Ils se retrouvent aussi chez les Manza et 
les Gb&a en RCA. 
 



 20 

dÊ sà dò w¼ ‰¡, nÈ á kpà sÉ ngbànggà íkó, nÈ à zÚ dò lí à. Má h³ wà tÓ n¡ 

gá bê gÙ : c’est le deuxième mois. Le vent souffle fort en tourbillonnant. 
On empêche les enfants de jouer avec le feu. Car le vent risque 
d’emporter le feu et d’incendier les maisons et les herbes. On avertit les 
enfants d’avance, mais le moment venu, on ne les empêche plus; ils 
apprendront par eux-mêmes. C’est pourquoi on appelle ce mois 
‘gábên¡’. 17 

*Zohingambín¡ (‘Bòbàlàmà) : MÉ ¡ f¡l¡ kÊ sábÉlÉ sóló wén¡, nÈ ndàlá tÉ 

wínØ má kóló; kÚ mÙ kpá dànì bé sš, nÈ lí nÉ dÊ dò nÙ, nÈ má dÊ g³ dànì : 

c’est la période où la saison sèche atteint son point culminant et la peau 
des gens est devenue toute sèche. Si tu attrappes une petite blessure, 
elle s’enflammera et deviendra une grande blessure. 

BÈlÈbìlìBÈlÈbìlìBÈlÈbìlìBÈlÈbìlì    

BÈlÈ bìlì : brûler les jachères.18  

*‘Bombawili  :  MÉ ¡ lí zÉkÉ ‘d¡ bØà. MÉ ¡ zÙlÙ kÊ z¥mÉnØ bÊlÊ wén¡. Wà 

dÚ fØ ‰¡, kÚ kálš wè té tÉ gbà gbÊlÊ tè ngÙ, nÈ má mÚ ngÚ bÈlÈ gÈØ gÈØ 

gbáá ‘dÝ dÚá kÚ të. ‘D¡ f¡l¡ n‰ kÚ büí mÚ ngÚ dÈ mâ, nÈ má bá k³lš w¼ zÞ 

t¼ n‰, nÈ má lá nË, nÈ má té tÉ b‰l‰nØ, t¡bì zÒ, t¡bì gèlé fØ, nÈ má mÚ ngÚ 

bÈlÈ lá nË. Mbè, nÈ má bÊlÊ ‘bØ tØà : c’est la période des feux de brousse. 
On brûle les champs et les étincelles s’envolent et mettent le feu à la 
cime d’un grand arbre. Il brûle pendant plusieurs jours, les étincelles se 
dispersent et mettent le feu aux jachères, à la savane ou à un autre 
champ, se répandant toujours plus loin; parfois elles tombent sur les 
maisons.  

3. WÉwÉ3. WÉwÉ3. WÉwÉ3. WÉwÉ    

“WÉwÉ” vient de l’idéophone “wÊÊ wÊÊ” qui désigne le bruit d’une douce 

pluie qui tombe continuellement  “wÊÊ wÊÊ...”19 
                                                        
17 Gábên¡Gábên¡Gábên¡Gábên¡ se dit aussi comme dicton et veut dire : “Laissez l’enfant expérimenter 
par lui-même.” L’expérience est la meilleure école. Le dicton se dit à propos des 
enfants, mais on vise aussi les adultes. 
18 BÈlÈbìlìBÈlÈbìlìBÈlÈbìlìBÈlÈbìlì est rarement cité comme nom de mois quoique février soit le mois des 
feux de brousse. 
19 WÉwÉ = mÉ ¡ lí dÝl¼nØ wà fó ngÚ ‘dò n‰; wà fó dÊlÊ gÙ :  le mot ‘wÉwÉ’ désigne 
aussi le reste des termites qui sortent après les autres.  
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* K$ta : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ Ýbé kólónØ mÚ ngÚ tÌ nÉ, n& má álá wÊÊ. Wà sá lí nÉ 

n¡ sÊsÊ kólò. Mbè gÙ nÈ gbà kóló ‘bùtù tÊ wén¡, nÈ dò ‘d¡ f¡l¡ n‰, wØ bá 

wínØ tÉ kÙ tØà wén¡ : c’est la période où les pluies commencent à tomber 
doucement. On appelle cette pluie ‘sÊsÊ kólò’. Parfois la pluie commence 
la nuit et continue jusque dans l’après-midi, de sorte que les gens crèvent 
de faim dans leurs maisons. 20 

* Gbakata : Do zÉkÉ ‘d¡ wÉwÉ ni, nÈ bé kólò tÊ tÊà wÊÊ wÊÊ. Onwá t¼nØ 
ndó ‘bØ dÊ òló nÉ. Wà mÚ ngÚ mì nzñ, kØnì, ngbàl‰, ní dò ní. Dò kÙ wÉwÉ, nÈ 

wà wá b‰l‰ fØ, t¡bì fÙ zÒ t¡bì ngÈnzØ. WÉwÉ mÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ b$a : pendant le 
mois “wÉwÉ”, il pleut doucement wÊÊ wÊÊ. Les plantes commencent à 
bourgeonner. Les gens plantent des arachides, du maïs et des ‘ngbàl‰’ 21. 
Pendant le mois de ‘wÉwÉ’, les gens défrichent aussi les jachères, les 
champs dans la savane ainsi que les anciens champs. 

* Takaya : Kólò álá wÊÊÊ.. nÈ má gÚnÚ, nÈ má tÊ ‘bØ, nÈ má h³ wØ wén¡ : 

la pluie tombe “w&&&”, elle s’arrête et recommence, cela donne beaucoup 
de faim (car on ne peut pas aller aux champs pour chercher de la nourriture). 

* Gbalina : onwá tè má kÞl¡; kÚ wèlé fÙ lé z© nÉ, nÈ má kányá wÊyÊ wÊyÊ, nÈ 

à š n¡, má kÞl¡, nÈ à dÚ mâ : les feuilles des arbres sont sèches. Quand le 
propriétaire du champ entre dans son champ et que les feuilles crissent 
sous ses pas, il sait que le champ est prêt à être brûlé. 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

GbàkùtÞGbàkùtÞGbàkùtÞGbàkùtÞ    

Gbà kùtÞ : brouillard épais qui ne se dissipe pas vite.  

* MÉ ¡ zÙlÙ kÊ kùtí má dÊ kpùù; mbè gÙ kÚ má dÊ, nd¼ f¡l¡ zØ lí wès¼ 

ngándá dõ nÉ wén¡. Wèsé mÊ gÈ h³ má tó gÈ, nÊ nd¼ má dÚ nÉ gÙ. Mbè 

gÙ nÈ ÝnÒlÒnØ wà té ‘bØ dò ngbà sóénØ n‰ : c’est la saison des brouillards 
denses qui voilent le soleil. Il y a du soleil mais il ne te brûle pas. C’est 
aussi la période où peuvent apparaître les sauterelles. 

                                                        
20 Une telle pluie est appelée “kóló ‘bùtù”. Comme elle dure toute la journée, les 
gens ne peuvent pas aller aux champs pour chercher de la nourriture. 
21 Ngbàl‰ : plante herbacée robuste de 1 à 2 m ht.; plusieurs variétés sont cultivées; 
les fruits verts sont consommés comme légumes (Abelmoschus escukentus). 
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DØgíàDØgíàDØgíàDØgíà    

DØ gíà : incendier un terrain de chasse.  
La chasse au moyen du feu était pratiquée dans les régions de savane, 

mais est devenue rare; elle se fait encore lors de l’initiation de la forêt 

(gàzà kÙl¡)22. 

* MÉ ¡ zÙlÙ kÊ Ýgàzà kÙl¡ wà nÊ w¼ dØ gíà : c’est la période où les initiés 
de la forêt font la chasse au moyen du feu. 23 

4. Gbàf‰l¡ 4. Gbàf‰l¡ 4. Gbàf‰l¡ 4. Gbàf‰l¡ ou  GbàfùlÉGbàfùlÉGbàfùlÉGbàfùlÉ 

“Gbà” est un augmentatif qui signifie “grand” ou “très”. “F‰l¡” est la forme 

modifiée du verbe “fele” qui signifie : être rougeâtre, pâle; mûrir, etc. 

* K$ta : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ g³ kólónØ má má ngÚ tÌ nÉ, kÚ ÝbénØ kÊ nàá wà l¡ sÚ 

wà, nÈ à nÊ sáfØ í n‰, kólé gÚnÚ nàá wà dÊ sáfØ í, nÈ lí ÝbénØ ÝlÝ à ngà má 

félé tÉ wØ : les grosses pluies commencent à tomber. Les mamans qui 
sont allées aux champs y sont retenues par la pluie et les enfants à la 
maison crèvent de faim (leurs visages pâlissent de faim). 

* Kawaya : MÉ ¡ lí zÙlÙ pÉ wØ; nyÚngÚmÉnØ má zÚlÚ wén¡, nÈ lí ÝwínØ félé tÉ 

wØ dó’dò. Owél¼ wà dÊ ‘bØ sÁ dò nyÚngÚmØ : c’est le mois de la disette, les 
visages des gens pâlissent de faim et les gens se disputent la nourriture. 

* Gbàkàtà : MÉ ¡ zÉkÉ s¡ sánggò. OwúkónØ wà súlú gb¥l¥mØ, nÈ wà á tÒ 

tÌ nÉ, nÈ wà nyÚngÚ mâ íkó. F¡l¡ n‰ nÊ nd¼ wèsé má tó ‘bØ wén¡. NÈ mÉ 

‘bØ ¡ zÙlÙ kÊ ÝdÊá tÙnØ má mÙ ngÚ fèlé nÉ. TÉ wínØ félé ngándá wén¡ tÉ 

dÊá tÝnØ : c’est la période où les légumes sont rares. Les femmes prépa-
rent des graines de courge, y ajoutent du sel et on les mange comme ça. 

                                                        
22 DØ gíà : voir : “Croyances et Rites des Ngbaka minagende”, p.222. 
23 Les noms “gbàkùtÞ” et “dØgíà” apparaissent rarement comme nom de mois chez 
les Ngbaka minagende. Néanmoins en RCA, “gbàkùtÞ” (écrit : bakutu) est cité chez 
les Manza-Dek$a comme nom du troisième mois et par Gaud comme nom du mois 
de juin (voir Gaud, o.c. p.379). 
Quant au nom “dØgíà”, certains disent que ce n’est pas un nom de mois, mais 
simplement le nom de la chasse au feu qui est pratiquée pendant la saison sèche. 
Pourtant il est cité par Vergiat chez les Manza de la RCA comme nom de la période 
février-mars (Vergiat, o.c. p.144). 
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Dans cette période, il y a beaucoup de soleil, les travaux commencent à 
être durs et les visages des gens pâlissent. 

* Má ‘bØ ¡ zÉkÉ kÊ mbè wálá t¼nØ má félé dò mâ n‰; Ú nÊ màngé, ngákØy¡24, 

ní dò ní : c’est aussi le mois où certains fruits sont mûrs, comme les man-
gues, les ‘ngákØy¡”, etc.25 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

PìtÈkp¡PìtÈkp¡PìtÈkp¡PìtÈkp¡ 

Pì tÉkp¡ : fixer la petite bêche au manche droit (pour planter du maïs).  

* Gbakata : MÉ ¡ zÉkÉ mì kpálÈ (zÉkÉ ‘d¡ n¡lÉ), wà é wàlà lí tÈkp¡ w¼ tò 

dò kØnì : c’est le mois de planter (quatrième mois); on fixe la petite 
bêche au manche droit pour planter le maïs. 26 

Mànggàgó’dót¼fØMànggàgó’dót¼fØMànggàgó’dót¼fØMànggàgó’dót¼fØ (voir premier mois : MànggànúngØlÉ) 

Mànggà gó’dó t¼ fØ: //crevasser/bout/arbres/champ// : les surfaces 
coupées des arbres abattus aux champs se crevassent. 

* ‘Bombàwili : F¡l¡ kÊ wà gÚmÚ t¼ fÙnØ ‰¡, nÈ wèsé lé kÜ nÉ, nÈ gó’dó t¼ 

má gbá bé sš sš : má má mánggà : sous le soleil brûlant, des crevasses 
se forment aux bouts des arbres abattus aux nouveaux champs.  

Le nom Mànggàgó’dót¼fØ ou MànggànúngØlÉ est normalement cité en 

pleine saison sèche, c.-à-d. : janvier – février. 

                                                        
24 NgákØy¡NgákØy¡NgákØy¡NgákØy¡ = mÉ ¡ wálá t¼ z¥mØ má á p¥. Má Ú bé sílílí dÊ tÉ fÊlÊ nÉ, má bé súkpú 
dÊ nù.  Wà gbá sàngá nÉ, nÈ wà lí kÊ kÜ nÉ n‰ : arbre, 20 m ht., 0,45 m diam., fruits 
triangulaires acidulés comestibles (Sapin.: Pancovia Laurentii). 
25 Le nom “gbàf‰l¡” est commun chez les Ngbaka et est cité aussi par Calloch chez 
les Gb&a en RCA. Chez les Ngbaka de l’est, on entend aussi le nom “gbàfùlÂ” qui 
réfère à la nourriture de disette appelé “fùlÂ”; elle est préparée de graines de cour-
ges sans autres ingrédients, car c’est la période où il n’y a pas de légumes aux 
champs. 
26 C’est la seule fois que le nom “PìtÈkp¡” est cité dans ce sens. Normalement, il 
signifie enlever la petite bêche du manche droit (voir mois 5). 
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ÚÚÚÚwèn¡wèn¡wèn¡wèn¡    

Ú wè n¡ : ne restez pas vous réchauffer près du feu. 

* Kawaya : N& zÉkÉ ‘d¡ nal& wa sa li n& na, Úwèn¡. Wa sa li n& ni, w¼ kÊ 

do zÉkÉ ná ni wà ndó wà fÙ zÒ wé mì dò fÝ. MÙ hÚ títòlè bèléé, nÈ mØ lá w¼ 

w¬ nÉ, mØ tÊ Ø wè gÙmØ tÊ Ø wè gÙmØ tÊ Ø wè gÙmØ tÊ Ø wè gÙ : le quatrième mois est appelé aussi Úwèn¡, parce 
que c’est le mois du défrichement des champs de savane pour planter le 
millet. 

Le nom “Úwèn¡”    est normalement donné au septième mois, lors du dé-

frichement des champs pour la deuxième culture. Mais dans les régions 

de savane où on plante encore le millet, ce nom est aussi applicable au 

quatrième mois. 

5. Ngánggáz³l± 5. Ngánggáz³l± 5. Ngánggáz³l± 5. Ngánggáz³l± ou  ou  ou  ou  Z³l±Z³l±Z³l±Z³l±    

Ng¡ngg¡    : petite saison sèche au milieu de la saison de pluie. 
Z³l±    est expliqué de deux façons : 1) du verbe  “zãlã” : s’altérer, détériorer, 
se gâter, se dessécher, se durcir, se raffermir en parlant de certaines 
plantes, etc.; 2) d’autres disent :    “z± l¥” : déterrer un paquet. 

1) Du verbe “zãlã” :  

* Fumb&l& : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ mØlÙ t¡bì gàzÈlÈ. Wá m‰ kpálÊnØ sü ‰¡, nÊ nd¼ 

Ýgb¡s‰nØ dò ÝtÝkÝnØ má z¥l¥ ‰¡. MÙ z³, kÚ mÙ tó, y¡ má té fë gÙ; mÙ gí 

gbáá, fò díá nÉ bín¡ : c’est le cinquième ou sixième mois, la période où les 
carottes d’igname et de taro ont durci et sont devenues fibreuses. Si on 
les pile, elles ne donnent pas de farine. Même si on les cuit longtemps, ce 
n'est plus bon. 

* Kúlú ‘Dùà : 'D¡ f¡l¡ n‰, nÊ nd¼ wèsé tó ‘bØ wén¡, nÈ ngánggá má yóló 

tàkÚ wà gálá dò z¥l¥ l‰nØ. ‘D¡ f¡l¡ n‰ nÊ nd¼ gb¡s‰nØ má mÙ ngÚ z±l³ nÉ ‰¡ : 

c’est la période où le soleil brille fort et où la sécheresse continue à sévir, 
de sorte qu’on peut faire la pêche dans les eaux basses, et que les carot-
tes d’igname, de taro, etc. ont durci et sont devenues immangeables.    

* Kólò tÉ¡ ‘bØ mbé nÉ, nÊ nd¼ yòlò dò gbÝgbÝ zÉkÉ ‘d¡ n¡lÉ, má gÙnÙ ‘bØ, 

nÈ wèsé ma tó ngándá wén¡, nÊ nd¼ kÙn‰nØ má z¥l¥ ‰¡, má fé sÉ ‘bØ gÙ : il 
a plu de nouveau, mais à partir de mi-avril, la pluie s’arrête et le soleil 
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pique fort, mais les jeunes plantes de maïs se sont déjà développées et 
sont devenues résistantes, elles ne se dessècheront plus. 

2) “Z± l¥” : déterrer un paquet.  

* K$ta : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ wél¼ á w‰¡ tÉ mì l¥, nÈ à z³ mâ nd¼ má ‘b¡n¡ dò díá 

nÉ íkó. W¼ kÊ dò ‘d¡ f¡l¡nØ n‰, nÊ nd¼ wèsé tó ngándá wén¡, kólò tÊ ‘bØ gÙ, 

nÈ fò fàlà dò kÊ n¡ l³ kÊ wél¼ m‰ mâ n‰ má mbúlú bín¡ : en cette période, il 
ne pleut plus. Si on enterre un paquet (p.ex. des semailles emballées), il 
ne pourrit pas et quand on le déterre, il est encore intact.  

* ‘Bombawili : � nÊ l³ kpálá kØnì kÊ wúkô à ÊnzÊ dò l³ nÉ nÈ à úsú tí nù má 

mbúlú sÉ gÙ, w¼ kÊ kólò tÊ sÉ gÙ. A úsú mâ ní n¡ dÜ Ýsà’dè : zùlà, kp±, làkà 

t¡bì ngákÙ¡ wà nyÚngÚ gÙ, w¼ kÊ à hÚ sÉ sáfØ í dÒÙ gÙ : les femmes ont 
l’habitude d’enterrer les semailles emballées au champ pour les protéger 
contre les souris, les grands rats et les autres bestioles, car elles ne re-
tourneront pas vite au champ. Or elles savent que ces semailles ne pour-
riront pas, parce qu’au mois de mai il ne pleuvra pas vite.  

Autre nomAutre nomAutre nomAutre nom    

Le nom FÈtÈkp¡FÈtÈkp¡FÈtÈkp¡FÈtÈkp¡ (O : PÈtÈkp¡) que nous trouvons ici est cité surtout com-

me nom du 9ième  mois, c.-à.d. quand les travaux de la deuxième culture 

sont terminés. Pour plus de détails sur le nom, voir 9ième mois. 

FÈ tÈkp¡ : abandonner le manche droit de la petite bêche. 

* MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ mØlÙ. W¬ wè dò fì tÈkp¡ nù dò zÙlÙ kÊ lí zÙlÙ mì kpálÈ má tÊ 

là gÙ n‰ gÙ. Wà lÊ mâ pìíí dÊ tÉ mØ dÊ ngÙ. NÊ nd¼ tÉ zÉkÉ kÊ gÈ ÝwínØ wà 

mí ‘bØ mØ ngbóó gÙ; zÙlÙ mì kpálÈ má mÙ ngÚ l¬ nÉ. Wà dá kÓ wà tÉ tÈkpá 

dó’dò, wà pÊ kÓ wà tÌ nÉ : c’est le cinquième mois, fin des travaux aux 
champs. Aussi longtemps que le temps de planter n’est pas fini, on ne 
peut pas jeter le manche de la bêche  par terre. On le met toujours debout 
contre un appui. Mais ce mois-ci, les gens ne plantent plus, la période de 
planter tend à sa fin, on abandonne la ‘tÈkp¡’. 
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6. 6. 6. 6. FàfàFàfàFàfàFàfà    

La signification du nom “fàfà” est incertaine. Il y en a qui prétendent qu’il 

s’agit du redoublement du verbe “fà” (chercher). C’est la période où les 

gens cherchent où faire des champs, ou la période où les gens sont à la 

recherche de nourriture, parce que c’est le temps de la disette. 

En RCA, nous trouvons le nom fofo (Vergiat chez les Manza, 7ième mois; 

Calloch chez les Gb&a, 8ième mois, et chez les Manza-Dekoa, 11ième 

mois). Ce nom réfère peut-être à “fÙ fÝ”27.... 

* ‘Bombawili : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ gàzàlà. Owél¼ wà fá t¡ zÞ wà n¡, lÝ nÊ wà fÙ 

fóé ‘dà lÝ t¡bì dó nd¼ : les gens s’interrogent où faire le deuxième champ 

de l’année.  

* Gbàkàtà : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ Ýgòl¼, Ýtè kpí dò kpí, Ýgbà h‰ má dó, nÈ ÝnÙÉ kpí 

dò kpí wà hÚ, Ú nÊ Ý’dì’dìkòlò, ÝnyØl¥, ní dò ní, nÈ ÝwínØ wà má ngÚ fà 

Ýkítángg¼l¼ zÞ ÝgòlénØ dò ‘d¡ f¡l¡ n‰. NÊ nd¼ kÙn‰ ma tÉ gbàlà kÉnggÉlÉ, nÈ 

ÝkØyÙ (zÈmbÈ) wà dó kúlì kÙ z¥ wà. Dò kÙ zÉkÉ n‰ nÊ nd¼ fò nyÚngÚmØ 

ngbóó bín¡; ÝwínØ wà fá nyÚngÚmØ fâ, ‘bÚ ‘d¡ bÚlÚ kÙn‰ n¡ má g¥ nd¼    : 

c’est la période où les graminées fleurissent et les oiseaux comme les 

petits cardinaux et les petits tisserins apparaissent. Les gens cherchent 

les “kítángg¼l¼”28 sur les fausses cannes à sucre et les grosses anguilles 

sont dèjà fécondées et ont des œufs dans le ventre. C’est le mois de la 

disette et les gens se débrouillent pour trouver de la nourriture, en atten-

dant le moment où le jeune maïs soit mûr. 

* K$ta : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ ÝwínØ wà ‘dáfá b‰l‰ fÙnØ ‘d¡ wà w¼ w¬ nÉ (fÙ fÝ). 

Ombè wínØ wà mÓlÓ ngÚ b‰l‰ fÙnØ, wá w‰¡ tÉ dò dànì tÉ ngb¡ wà. Má kÊ wà 

sá lí nÉ n¡ fÙ dÈlà : c’est la période où les gens se préparent à faire des 

champs dans les jachères. Parfois il y a des disputes à propos des limites. 

                                                        
27 FÙ fÝ (ou : fÙ tìfÝ) : champ de millet. Jadis, le millet était la deuxième culture de 
l’année (à partir du mois de juillet). Quoique la culture de millet ait fortement 
diminué, on continue à nommer la deuxième culture de l’année “fÙ fÝ”. 
28 Kítángg¼l¼ : coléoptère vert luisant comestible. 
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On s’insulte, on se bat, parfois on se blesse. C’est pour cela qu’on appelle 

ces champs “champs d’injure”. 29 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

H±h³³èH±h³³èH±h³³èH±h³³è    

“H±h³³è” est un idéophone qui, dans le contexte présent, exprime la 

joie et la réjouissance pour le premier maïs qui est mûr et prêt à être 

mangé. On peut manger à satiété, Il n’y a plus de faim.30 

* Kota + FùmbÉlÉ : MÉ ¡ zÉkÉ 'd¡ gàzàlà. MÉ ¡ f¡l¡ fÊngÊ kÙn‰nØ dò 

nzõnØ. ‘D¡ f¡l¡ n‰ nÊ nd¼ wÉ m¡ ngÚ ¾ nÉ; ÝwínØ wà dÊ sà, nÈ wà dÊ 

y¡ngg¡ h±h±áèè ! : c’est le sixième mois; le maïs et les arachides 

commencent à mûrir. Il n’y a plus de faim, les gens sont en joie, ils se 

réjouissent “h±h±áèè !” 

* Gbàkàtà : MÉ ¡ zÙlÙ ÝkpálÈ má fÉng¡ nÈ nyÚngÚmØ má m¡ ngÚ hØ l¼. 

OwínØ wà nyÚngÚ mØ nÈ z¥ wà hÃ nÈ wà dÊ sà, nÈ wà mÚmÚ h±h±áèè!  

c’est la période où les produits des champs commencent à mûrir et où 

la nourriture arrive au village. Les gens mangent et se remplissent le 

ventre; ils se réjouissent et rient  “h±h±áèè !” 

Bšz³l±Bšz³l±Bšz³l±Bšz³l±    

bí z³l± : petite période de ‘z³l±’ (voir 5ième mois). 

* Kàwáyà : NÈ wà hÚ tÉ zÉkÉ ‘d¡ gàzÈlÈ; nÈ zÉkÉ ‘d¡ gàzàlà mÉ ¡ bíz³l±, 

gùlú nÉ n¡ zÞ gb¡s‰nØ má mÙ ngÚ z±l³ nÉ ‰¡ : puis on arrive au sixième 

mois. C’est le mois où les têtes des ignames commencent à se durcir. 

C’est pourquoi il est appelé ‘bíz³l±’.31 

                                                        
29 Le nom “fÙ dÈlà” semble être un sobriquet. Il est cité souvent mais pas comme 
nom de mois.  Il n’apparaît dans aucune liste. 
30 Il s’agit du jeune maïs frais appelé “'bÙmbÙ kØnì”. On le cueille et on le mange 
grillé ou cuit dans l’eau. 
31 Le nom “bíz³l±” est rare chez les Ngbaka (voir Gbàz³là : 7ième mois).  
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7.7.7.7.    ÚÚÚÚwèn¡wèn¡wèn¡wèn¡        

Ú wè n¡  : ne restez pas à vous réchauffer au feu (voir 4ième mois).  

C’est le septième mois; d’autres disent que c’est le huitième ou neuvième 

mois, car c’est la période de la deuxième culture et le travail ne prend fin 

qu’au neuvième mois. 

* Kota + Kulu ‘Dùà : MÊ ¡ f¡l¡ wà fÙ fÝ tabi fÙ tìfÝ. Fò fàlà n¡ wél¼ à Ú wè 

fàì bín¡. Dò títÝl¼ bèléé, nÈ wà lá sáfØ í. Má wà tÓ n¡ : "MØ tÊ z� dò Ø wè 

gÙ”. GÈnÈ kÚ gÁÊ bá wén¡, kÚ mÙ tÓ n¡, é kÚ É sí tÉ Ø w¼ sÉ, nÈ fÙÉ ‘d¡ 

ngbà mÙ má è sÉ d¡t‰ h³ kÊ ‘dà mÙ : c’est le temps du défrichage des 
champs pour la deuxième culture de l’année. Très tôt le matin, on part aux 
champs, il n’y a pas de temps pour se rechaufffer au feu. C’est pourquoi 
on dit : “Ne traînasse pas auprès du feu!.” Même s’il fait très froid et que 
l’envie de rester près du feu te prend, il faut que tu partes, sinon le champ 
de ton prochain sera fini avant le tien.32 

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

KpèwáláfØKpèwáláfØKpèwáláfØKpèwáláfØ    

Kpè wálá fØ : //barrer/route/champ// : les pistes des champs sont 

barrées. C’est le septième ou huitième mois, la période où les premières 

pluies tombent. 

* Gb¡línà +‘Bombawili : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ kùtí kólé má mÚ ngÚ tÈ mâ, nÈ má 

tÊ dò bö wén¡, nÈ wØkØsÙnØ má kpé lí wálá fÙnØ vÆ : les premières pluies 
tombent et il fait beaucoup de vent, de sorte que les hautes herbes 
barrent les pistes des champs.  

Gbàz³l±Gbàz³l±Gbàz³l±Gbàz³l±    

Gbà z³l± : la grande période de ‘z³l±’ (voir 5ième mois) 

MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ sàmbò t¡bì ngbÈ’dÈ’dÈ : c’est le septième ou huitième 
mois. 

                                                        
32 Wà tÓ ‘bØ n¡ : “Ngbà sóé fà dØkØ, wà Ú wè gÙ!”. Wí kÊ à sí tÉ Ø wè íkó, á nÈ sÉ w¼ 
hØ í mØ, nÊ nd¼ ÝdÙkÙnØ wá ÞsÞ tÉ wà tí nwánØ vÆ ‰¡ : on dit aussi : “Le temps de la 
récolte des chenilles, on ne reste pas se réchauffer au feu!”. Celui qui reste près du 
feu, il arrivera trop tard, les chenilles se sont déjà cachées sous les feuilles. 
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* Kàwáyà : NÈ zÉkÉ ‘d¡ gàzàlà mbè kpó, wà sá lí nÉ n¡ gbàz³l±. W¼ kÊ dò 

ngbà sóénØ n‰, nÊ nd¼ gb¡s‰nØ má z¥l¥, wà nyÚngÚ ‘bØ mbé nÉ gÙ. MÙ 

‘bé nÍ, mÙ z³ gbáá, nÈ mØ ‘bé, mÙ sá’bá gbáá, nd¼ má gbíní gÙ. Má kÊ 

wà sá lí nÉ n¡ ‘Gbàz³l±’ : on appelle le septième mois “gbàz³l±”,    car c’est 
le mois où les ignames ont complètement durci et sont devenues 
fibreuses. 33 

8. NgbÙlÙ8. NgbÙlÙ8. NgbÙlÙ8. NgbÙlÙ 

Le nom “ngbÙlÚ” est expliqué de deux manières : 

Les uns disent qu’il vient du verbe “ngb$l$” qui signifie : abonder, être en 

abondance. Le 8ième mois est le mois où la nourriture abonde. 

D’autres prétendent que “ngbÙlÙ” (ou : “ngbØlÓ”) signifie : jungle, forêt où il 
y a encore beaucoup de grands arbres très durs (FùmbÉlÉ). 

* Kàwáyà et K$ta : Wà sá lí zÉkÉ ‘d¡ ngÈ’dÈ’dÈ n¡ “ngbÙlÙ”. Dò ‘d¡ f¡l¡ n‰, 

nyÚngÚmØ wén¡, k¡ kØnì má “ngbÙlÙ” wínØ dó’dò, fò mbé wØ bín¡ : on 
appelle le huitième mois ‘ngbÙlÙ’; c’est la période où il n’y a plus de faim, il  y 
a une abondance de nourriture, de sorte que la boule de maïs donne la 
nausée. 

* ‘Bombawili : KÙ zÉkÉ n‰, f¡l¡ kÊ mÙ zÚ n¡ kÙn‰ ‘dÈ É sÉ wén¡, dò nzòé ‘dÈ É 

sÉ ‘bØ wén¡ nd¼, nÈ mØ fá t¼ “ngbØlÒ”34 w¼ kpòlò dò t¼ yànggá35 ‘dà mÙ; sÉ 

¡ má b¡ tÝl¼ kÙn‰ dò díá nÉ dê : c’est le mois où on récolte le maïs. Si tu 
prévois une bonne récolte, tu chercheras des poteaux de bois dur de la 
grande forêt pour remplacer les pieds de ton grenier, pour qu’il puisse 
porter le poids du maïs. 

                                                        
33 Chez les Ngbaka minagende, les noms “bíz³l±” et “gbàz³l±” sont connus unique-
ment dans les villages au nord de Gemena, sur la route de Gemena vers ‘Bokada-
Kp$ngb$. Au village ‘Bogbambe on cite “bíz³l±” et “gbàz³l±” comme noms du 6ème 
et du 7ème mois, tandis qu’au village ‘Bokode où on dit “bízánà” et  “gbàzánà”, on 
les cite comme noms des 5ème et 6ème mois.  
On retrouve les deux noms aussi chez les Manza-Buka en RCA : “bezãrã”  et 
“bazãra”, mais on les cite pour le 4ème et le 5ème mois. 
34 T¼ ngbÙlÙ : arbre de grande forêt vierge, donc arbre très dur. 
35 Yàngg¡ : grenier dans un case ronde qui consiste en une grande corbeille rectan-
gulaire posée sur quatre pieds. 
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* Gbakata + FùmbÉlÉ : NgbØlÒ mÉ ¡ zÉkÉ l‰ kólò. ZÓnØ má d™l™ vÆ, wà dÚ ‘bØ 

mØ, nÊ nd¼ má bÊlÊ gÙ. Lí wálánØ má s¡ng¡ ngbË süú dó’dò, nÈ wà n¡ : “KÊ 

gÈ má dÉ¡ wá ngbØlÓ ‰¡, mbé wálá sì wá ‘bØ sš bín¡” : ‘ngbØlÒ’ est le mois 
des pluies.36 Les hautes herbes sont devenues lourdes; on ne peut plus les 
brûler. Les sentiers sont complètement barrés par des arbres tombés. On 
dit : “C’est devenu une vraie forêt, il n’y a plus moyen de rentrer.”  

Autres nomsAutres nomsAutres nomsAutres noms    

KpèwálánàKpèwálánàKpèwálánàKpèwálánà    

Kpè wálá nà : barrer les routes pour visiter les parents. 

FùmbÉlÉ : Kpèwálánà mÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ngbÈ’dÈ’dÈ. F¡l¡ n‰, nÊ nd¼ hí pÈánØ 

dò gbàk¥nØ má dÞ¡ vÆ ‰¡, nÈ zÓnØ má dÉ¡ lù’dù37 ‘bØ vÆ ‰¡, nÈ má mÚ ngÚ 

kpè lí wálánØ. NÈ f¡l¡ n‰, nÈ ndù’búnØ má mÚ ngÚ z�l� tÉ t¼nØ. NÈ t¼nØ má 

ngÚ mbì tÉ kólé dò gbà bünØ. ‘D¡ f¡l¡ n‰, nÈ lí wálánØ má kpé vÆ, fò fàlà 

n¡ wél¼ nÊ w¼ zØ wí nà mÚ É bín¡ : période où les graminées fleurissent, 
les herbes de la savane forment un fourré impénétrable et barrent les 
sentiers. Les touffes d’herbes et lianes enchevêtrées autour des troncs 
d’arbres se détachent et tombent par terre. Dans cette période, les 
arbres renversés par les pluies et le vent barrent les routes on ne peut 
plus visiter les parents. 

T³gbàlìT³gbàlìT³gbàlìT³gbàlì    

T³ gbàlì : vrille de la plante gbàlì 38. 

Kàwáyà + M$nzabana : Wà sá ‘bØ lí zÉkÉ ‘d¡ ngbÈ’dÈ’dÈ n¡ t³gbàlì. W¼ 

kÊ dò f¡l¡ n‰ nÊ nd¼ kólò má tÊ wén¡, nÈ t³ gbàlì má gbá kÓ É gbáá, nÈ 

má dÊndÊlÊ wén¡, nÈ má Ú yÈÈ. ZÉkÉ n‰ má hÙ¡ ‰¡, nÈ wá ‘band¡ wà tÉ 

ÝlÝ fóé, tàkÚ wà mí dò mbé fÝ : on appelle le huitième mois aussi 
“t³gbàlì”, parce qu’il pleut beaucoup et les (vrilles) de la plante ‘gbàlì’ 
poussent très vite en se répandant avec une abondance de feuilles. Ce 

                                                        
36 Un proverbe dit : “Bà kólò bá ngbÙlÙ gÙ“,“le fétiche pour arrêter la pluie ne peut pas 
arrêter la pluie du mois de ngbÝlÝ”  c.-à-d. : impossible d’arrêter la pluie de la saison 
des pluies. Se dit à propos d’une personne incorrigible. 
37 lù’dù : fourré de hautes herbes. 
38 Gbàlì : esp. de plante rampante cultivée pour ses jeunes pousses, fruits verts et 
graines (Papil. Vigna unguiculata).  
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mois-là, on commence à défricher les champs où le millet a été récolté, 
pour en planter de nouveau. 

Il y a d’autres noms pour le huitième mois; tous ont trait aux pluies et à la 

végétation dense. P.ex : D$li, Gb&b$l$, DØlù’dù et GbàkólòsàmØh³yàáz±à. 

Le dernier est un nom de plaisanterie : “Gbà kólò sà mØ h³ yàá z±à” 

//grand/pluie/appeler/à/prochain/en vain//, c.-à-d. : quand la pluie dure et 
que tu ne peux pas aller au champ, tu crèves de faim dans ta maison. 

Alors tu vois la fumée qui sort de la cuisine de ton voisin, mais inutile de 

faire appel à lui, il ne t’entendra pas. 

9. 9. 9. 9. FÈtÈkp¡ FÈtÈkp¡ FÈtÈkp¡ FÈtÈkp¡ ou  FìtÈkpa FìtÈkpa FìtÈkpa FìtÈkpa (O : PÈtÈkp¡ ou PìtÈkp¡)39    

TÈkp¡ : manche droit de la pelle.  

A la fin de la saison de planter, on enlève le manche droit (tÈkp¡) de la 

pelle (wàlà) et on remet le manche coudé (ngÞmb¡). “Wàlà”40 est donc un 

outil bivalent; elle devient pelle ou houe selon qu’on la fixe à un manche 

droit ou un manche coudé. La pelle ou bêche traditionnelle s’appelle 

“tÈkpá wàlà” et sert à faire des poquets pour planter le maïs ou les arachi-
des, pour déterrer des ignames ou pour creuser des trous. La houe tradi-

tionnelle s’appelle “ngúmbá wàlà” (ou : ngúmbá t¼ wàlà) et sert à défricher 

et à sarcler. 

Le verbe “f&” (O: p&) signifie : abandonner, détacher, prendre distance de. 
fÈ tÈkp¡ : abandonner le manche de la pelle (voir 5ième mois). 

Le verbe “fi” (O: pi) signifie : faire un mouvement vers, porter en avant; 
enfoncer, attacher, jeter, etc. 

                                                        
39 Dans certains termes, la consonne qui se prononce fricative sourde /ffff/ à l’est, se 
prononce comme occlusive sourde /pppp/ à l’ouest, et ce aussi bien en position initiale 
qu’en position intervocalique : E : fì nù � O : pì nù : jeter par terre, ; E : f& � O : p& : 
abandonner, se détacher de.  
40 L’ancienne “wàlà” traditionnelle à lame ovale était pourvue d’un fût pour la fixer 
au manche. Plus tard, sous l’influence de leurs anciens voisins les Banda, le fût a 
été remplacé par une douille. 
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fì tÈkp¡fì tÈkp¡fì tÈkp¡fì tÈkp¡ peut donc signifier ou bien : attacher le manche à la pelle (voir 
4ième mois), ou bien : jeter le manche de la pelle (voir 5ième mois). Le 

dernier sens est le plus commun. 

* Kàwáyà : ZÉkÉ ‘d¡ kùsì mÉ á zÉkÉ l‰ kólò. Wà sá lí zÉkÉ n‰ n¡ pìtÈkp¡, w¼ 

kÊ ndØtí mì kpálÈ vÆ má sÚkpÚ dò zÉkÉ ‘d¡ kùsì; wá wè tÉ mì ‘bØ mbé mØ 

gÙ. Wá p‰ tÈkpá mì kØnì nù ‰¡. Má kÊ wà sá lí zÉkÉ n‰ n¡ pìtÈkp¡ : le neu-
vième mois est le mois des pluies. On l’appelle “pìtÈkp¡”, parce que c’est 
la fin des semailles. On ne peut plus planter, on enlève le manche de la 
pelle qui a servi à planter le maïs et on le jette. C’est pourquoi on appelle 
ce mois : pìtÈkp¡ (jeter le manche de la pelle).  

* Kúlú ‘Dùà : FÈtÈkp¡ ¡l¡ n‰, nÊ nd¼ Ýwél¼ wà mí ‘bØ kØnì gÙ, w¬ d¡ kÓ wà 

tÉ tÈkpá tò kÑ ‰¡ : arrivés au mois de fÈtÈkp¡ (O : pÈtÈkp¡), les gens ne 
plantent plus, ils abandonnent le manche de la petite bêche. 

Dans les dix listes de noms des mois, le nom “fìtÈkp¡” ( O : pìtÈkp¡) ou 

“fÈtÈkp¡” (O : pÈtÈkp¡) est cité deux fois comme nom du mois d’avril, 

deux fois du mois de mai; trois fois du mois de septembre, et une fois du 

mois d’octobre, parce que ce sont les périodes où les gens arrêtent de 

planter. Avril-mai pour la première culture de l’année; septembre-octobre 

pour la deuxième culture de l’année.  

Autre nomAutre nomAutre nomAutre nom    

Le nom KpùKpùKpùKpù que nous avons déjà rencontré comme nom du 2ième mois 

fut cité une fois comme nom du 9ième mois et cela en rapport avec le 

millet qu’on bat pour récolter les graines comme cela a été expliqué pour 

le 2ième mois. 

* Kàwáyà : nÈ wà hÚ tÉ zÉkÉ ‘d¡ kùsì, nÈ wà sá lí nÉ n¡ ‘kpù’. Wà sá lí nÉ ní, 

w¼ kÊ wí kÊ fÙÉ ‘d¡ à ‘b¡n¡, nÈ à n¡‰ : “‰ nÊ zÈ mbè fóé kÓ É, tàkÚ È mí tÉ fÙÉ 

kÊ Ê w¡ mâ ‘dò gÈ. Wà sá lí nÉ n¡ ‘kpù’ w¼ fóé kÊ wà zÊ mâ kpù kpù kpù n‰ 

: on arrive au neuvième mois et on l’appelle ‘kpù’. On l’appelle ainsi parce 
que celui qui a encore une réserve de millet se dit : “Je vais battre mon 
millet pour le planter sur mon nouveau champ que je viens de défricher”. 
On l’appelle ‘kpù’ à cause du millet qu’on bat ‘kpù kpù kpù’. 
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10. 10. 10. 10. KpÑlÑKpÑlÑKpÑlÑKpÑlÑtÉgòl¼ tÉgòl¼ tÉgòl¼ tÉgòl¼ ou         AfàtÉgòl¼AfàtÉgòl¼AfàtÉgòl¼AfàtÉgòl¼    

KpÑlÑ tÉ gòlé : écorcher les fausses cannes à sucre.   

* FùmbÉlÉ : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ. MÉ ¡ f¡l¡ gbà kólónØ dò bünØ, nÈ tÉ t¼ 

gòlénØ mÚ ngÚ kpÑlÓ nÉ, nÈ ndù’búnØ hüí ‘bØ hüí. MÉ ‘bØ ¡ f¡l¡ l‰nØ gbíní nË 

nÊ gè ndé gÈ h³ n‰ : c’est le dixième mois, la période des grands vents et 
des pluies. Les fausses cannes à sucre s’éraflent et les touffes de lianes et 
hautes herbes enchevêtrées se détachent. C’est aussi le temps des 
grandes inondations.  

* ‘Bòb¡zÝlÝ:  LÉ sá lí zÉkÉ n‰, w¼ kÊ má hÚ ngbà sóé nÉ n‰, nÊ nd¼ kólò má 

tÊ wén¡, nÈ má hüí Ýnwá gòlenØ kÊ zí d¡t‰ má kÞl¡ ‰¡ n‰, nÈ gòlénØ má 

sÚngbÚ. GÞlÞ kÊ lÉ sá lí nÉ n¡ “KpÑlÑ tÉ gòl¼“ t¡bì “Afà tÉ gòl¼” gÈ h³ n‰ : 

nous appelons ce mois ainsi, parce que pendant cette période il pleut 
beaucoup et la pluie arrache l’écorce dessèchée des fausses cannes, de 
sorte qu’il n’en reste que les tiges nues. 

AutreAutreAutreAutressss nom nom nom nomssss    

Dàng‰Dàng‰Dàng‰Dàng‰    

Le nom “dàng‰” est cité seulement une fois chez les Ngbaka de la RDC, 

mais il se retrouve plusieurs fois chez les Gbaya et Manza en RCA. 

“Dàng‰” vient du verbe “danga” (monter). Voici les interprétations 

données par deux interlocuteurs. 

* Zagbalafio : MÉ ¡ ndò nyángá sábÈlÈ. Dò ‘d¡ f¡l¡ n‰, nÈ lšngš kólé má 

dángá dÊ ngÙ dò títòlè Ú ná kÊ má nÊ tÈ tÊà n‰, nÊ nd¼ má tÊ gÙ, nÈ má 

lá íkó : c’est le début de la saison sèche. Dans cette période, des 
nuages pluvieux montent à l’est en forme de bandes. C’est comme s’il 
allait pleuvoir, mais il ne pleut pas, cela passe comme ça. 

* Kawaya : NÈ lÉ hÚ tÉ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ, nÈ lÉ sá lí nÉ n¡ : dàng‰. Wà sá lí nÉ 

ní, w¼ kÊ wà mí fóé dó’dò, kÚ fóé má ngÚ g© nÉ, kÚ ma nÊ Ø nÍ n‰, nÈ wà 

n¡ : “Fóé gÙnÙ s¡ng¡ tÉ ngbË dò zÒ ‰¡.” W¼ kÊ fóé tÉ mÊ á tÿ, nÈ nwá 

zÓÊ á fílà. Má kÊ wà mí fóé, kÚ fóé g³ tÉ mÊ, nÈ wà n¡: á hÙ¡ ‰¡, lí à ¡ 

dàng‰ : puis nous arrivons au dixième mois que nous appelons “dàng‰”. 
Le millet a poussé et les gens disent : “Regarde, le millet se distingue 
des herbes de la savane”, car les plants de millet sont plus clairs que les 
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herbes de la savane. C’est pourquoi, quand le millet a grandi, on dit : “Il 
est arrivé, il s’appelle dàng‰.” 41 

KpèwálákÞngb¡KpèwálákÞngb¡KpèwálákÞngb¡KpèwálákÞngb¡    

Kpè wálá kùngb¡ : fermer le chemin du mortier. 

Manza (Kúlú ‘Dùà) : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ kólò tÊ wén¡ dò bö, nÈ ‘d¡ f¡l¡ n‰ nÊ 

nd¼ fò nyÚngÚmØ w¼ è nú kÞngb¡ bín¡ : c’est la période des grandes 
pluies et du vent. On ne peut pas aller aux champs pour chercher de la 
nourriture, il n’y a donc rien à piler dans le mortier. 

V�wálábéfØ V�wálábéfØ V�wálábéfØ V�wálábéfØ (ou : KpèwálábífØ)    

V� wálá bé fØ : dissimuler la piste des petits champs. 
Kpè wálá bí fØ : barrer la piste des petits champs. 

* Kàwáyà : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ t¡bì ‘bÞ ngÚ nÉ kpó. Wà sá ‘bØ lí zÉkÉ n‰ n¡ : 

V�wálábéfØ t¡bì KpèwálábífØ. W¼ kÊ ‘d¡ f¡l¡ n‰ nÊ nd¼ ÝàlúnØ má g¥, nÈ 

má kpé lí wálánØ vÆ, kÚ mÙ sí wálá fÙÉ ‘dà mÙ zù mÙ kpó íkó, w¼ kÊ lí 

wálánØ má kp‰¡ vÆ : c’est le dixième ou onzième mois. On appelle ce 
mois aussi “V�wálábéfØ” ou “KpèwálábífØ”, car dans cette période, les 
graminées42 sont devenues très hautes et dissimulent toutes les pistes 
des champs. 

11. 11. 11. 11. GìlàwòGìlàwòGìlàwòGìlàwò    

“Gìlà” est le nom du kapokier dont le kapok n’est pas utilisé (Ceiba pentan-

dra) ; “wòò” est un idéophone. 

* Kuku-Gbawala + K$ta  : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ kpó. Wà sá lí zÉkÉ n‰ n¡ 

gìlàwò, w¼ kÊ Ýg‰l¡nØ má fö ‰¡, nÈ dõ nÉ tÉ là mâ wòò, nd¼ má kpóló tÁ É 

                                                        
41 Dans la liste des mois chez les Gbaya ‘Bodoe en RCA, notée par Paulette Roulon, 
“dàngí” apparaît aussi comme nom du 10ième mois et est traduit par “la remontée 
du poisson”; les poissons remontent les petites rivières. (voir : Roulon P. o.c. p.22. 
42 Il s’agit des graminées gbàk±gbàk±gbàk±gbàk±, sorte de roseau pour fabriquer des flèches 
(Beckeropsis uniseta) ou àlúkÙl¡àlúkÙl¡àlúkÙl¡àlúkÙl¡ (ou : ÈlúkÙl¡, pèpè),graminée en forêt à feuilles 
larges lancéolées, pétiolées, fruit rond collant; panicules lâches comme de l’avoine 
(Gramin. : Olyra latifolia) ; la tige creuse de cette plante sert à faire l’entonnoir “àlú”. 
C’est pourquoi on l’appelle souvent “àlú”. 
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gÙ. MÉ ¡ ndò nyángá sábÉlÉ túá wès¼. Kólò má tÊ ‘bØ ngbóó gÙ, nÈ l‰nØ má 

ÓsÓ nÍ! MÉ ‘bØ ¡ zÙlÙ gbÈ kØyÙ dò gÁ t¡bì dò gàl™ : c’est le onzième mois. Les 
gousses de l’arbre “gìlà“ s’éclatent et les chatons s’envolent wòò, elles ne 
retourneront plus. C’est le début de la saison sèche. Il ne pleut plus 
beaucoup. Les eaux commencent à baisser. C’est la période de la pêche à 
l’hameçon et avec les nasses.  

* ‘Bombawílì : ObénØ wà dúngú ÝlÝ tÙ¡ gbà wèsé, kÚ büí mÚ ngÚ dÌ nÉ, nÈ 

má kálá  dó g‰l¡nØ, nÈ wà mÚ ngÚ wÈlÈ zä nÉ, nÈ wà hé mØ n¡ “Y¢èèè“ : les 
enfants restent à la maison pendant la journée, et quand le vent commen-
ce à souffler, les chatons du “gìlà” s’envolent et les enfants les 
pourchassent en criant  “y¢èèè...” 

* 'Bodulungba : Gìlàwò mÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ kpó. ‘D¡ f¡l¡ ni nÊ nd¼ lì 

hÂ¡ gbáá nÈ má ndó tÉ sì gbòò n‰; kí n‰ ¡ gìlàwò n‰. Kólò tÊ ‘bØ dí n‰ wén¡, 

nÊ nd¼ lì hÃ 'bØ gÙ, nÈ lì dú dúlù íkó. W¼ kÊ má hÙ¡ ndØtí hÃá lì ‰¡. GÈnÈ kÚ 

kólò tÊ ‘bØ nÊ gè ndé n‰, nÊ nd¼ lì hÃ sÉ 'bØ dÊ d¡t‰ gÙ, má yÞl¡ nù ‰¡, nÈ má 

mÚ ngÚ sì gbòò n‰ íkó. GÞlÞ kÊ wà sá lí nÉ n¡ gìlàwò gÈ á n‰ : c’est le 
onzième mois. Dans cette période, il pleut encore beaucoup, mais, malgré 
la pluie, le niveau des eaux ne monte plus. Les eaux ont atteint leur niveau 
le plus haut et commencent à se retirer. C’est pourquoi on l’appelle 
gìlàwò,43 c.-à-d. le mouvement des eaux qui se retirent “gbòòò...”.44 

AutreAutreAutreAutressss nom nom nom nomssss    

BàbénàBàbénàBàbénàBàbénà    

Bà bé nà : //prendre/enfant/parenté// : chercher un enfant chez des 
parents. 

* Kàwáyà :  NÈ dò ‘dÝ dàng‰, nÈ lÈ hÚ tÉ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ kpó, nÈ wà 
sá lí nÉ n¡ “Bàbénà“. GÞlÞ bàbénà n¡, fóé kÓ É má Ú ÚfØ, nd¼ É nÊ nÈ w¼ 

kpà bé nÉ nyÊ É ‘dí, kÚ à tÊ, kÚ à ‘bÚ fóé hÊ É. Bàbénà gÈ á n‰, gùlú nÉ á 

n‰ : après le mois de dàng‰, nous arrivons au onzième mois qu’on appelle 
bàbénà. Le sens de bàbénà est : le millet commence à mûrir; comme  je 

                                                        
43 Chez les Gbaya en RCA, nous retrouvons “gìr-wò” et “giliwo”, mais nous ne 
savons pas s’il y a un rapport entre ces noms et “gìlàwò”. 
44 La décrue des eaux malgré les pluies est due au fait que plus haut, là où se 
trouvent les cours supérieurs, la saison sèche a déjà commencé. 
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n’ai pas d’enfants chez moi, je vais chercher un enfant parent pour veiller 
au champ.45 

BànyángálìBànyángálìBànyángálìBànyángálì    

Bà nyángá lì //prendre/pieds/eau// : endiguer un affluent, en vue de 
capturer les poissons. 

* ‘Bombawili:  MÉ ¡ zÉkÉ kÊ wà gú dò gÂ w¼ gbÈ dò ÝkØyÚnØ. TÉ f¡l¡ n‰, 

nÊ nd¼ Ýl‰nØ má ÓsÓ gÈØ gÈØ, w¼ dùzÞ kÊ kólò tÊ ‘bØ ngbóó gÙ. NÈ l‰nØ kÊ 

z¥ kÚlá zí n‰, má hÚ dÊ ngÚ g³ fúá kÊnÜ, nÈ má ndó là dò ÝkØyÚnØ. NÈ 

ÝbénØ wà gálá wákálá kÊ má Òs¥ n‰. NÊ nd¼ dÊ gbÝgbÝ l‰, Ýkpàsá wínØ 

wà dÊ yíkàlà (yÈkÈsÈ) w¼ gbÈ dò ÝkØyÚnØ : c’est le mois où on place les 
nasses pour attraper les poissons. Dans cette période, il ne pleut plus 
beaucoup, les eaux commencent à baisser et les affluents se retirent 
vers les rivières en emmenant les poissons. Les enfants endiguent les 
affluents et écopent l’eau, tandis que  les adultes posent des paniers 
tamis au milieu des rivières pour attraper les poissons. 

Fèlènw¡Fèlènw¡Fèlènw¡Fèlènw¡    

Fèlè nw¡ //jaunir/feuille// : les feuilles jaunissent et se fanent. 

* FùmbÉlÉ (Tákàyà) : MÉ ¡ zÙlÙ kÊ Ýnwá sángmál³nØ46 má félé nË n‰, nÈ 

ÝwØkØsÙnØ dò Ýgèlé nwánØ má félé ‘bØ fílà : c’est la période où les 
feuilles de l’arbre “s¡ngm¡l¥“ ainsi que les herbes et autres feuilles 
commencent à se faner. 

* ‘Bombawili :  D¡t‰ gbàà, tàkÚ nwá kóló, nÈ má félé hàúú. KÚ f¡l¡ n‰, kÓ 

mÙ dš tè’dé, t¡bì bö dÊ, nÈ má kpÓlÓ, nÈ má mÚ ngÚ àlá nÉ, sÉ nÈ má kóló 

dê : avant que les feuilles sèchent, elles deviennent rouge feu. Si tu les 
touches ou si le vent souffle, elles se détachent et tombent en 
tourbillonnant;  puis elles se dessèchent. 

                                                        
45 Bàbénà est cité aussi chez Manza-Buka et les Manza-Dekoa en R.C.A. 
46 S¡ngm¡l¥    (s¡ngb¡l¡) : petit ou grand arbre selon terrain, forêt ou savane, 
commun; les feuilles sont rouges, plus tard vert foncé; bois lourd et dur dont on fait 
des pilons pour le maïs (Ochn. Lophira alata). 
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‘BÚkÚlÚ‘BÚkÚlÚ‘BÚkÚlÚ‘BÚkÚlÚ    

‘BÚkÚlÚ est un idéophone qui exprime le bruit du craquement de feuilles 

sèches. 

* FùmbÉlÉ (Tákàyà) :  MÉ ¡ zÙlÙ kÊ kúlá nwá dò gb³ t¼nØ má álá, nÈ büí 

kálá mâ, nÈ má wélé ‘bÚkÚlÚÚ. C’est la période où les feuilles sèches et 
les brindilles de bois mort tombent et cela fait un bruit  ‘bÚkÚlÚÚ. 

* ‘Bòmbàwílì  : Nwá nzànggó t¡bì nwá ‘b¼t¼ kÊ má dš tÉ ngbË, kÚ f¡l¡ kÊ 

bö má ngÚ dÌ nÉ, nÈ má dÊ kÓ É tÉ ngbË, nÈ má wélé ‘bÚkÚyÚÚ : les feuil-
les du raphia ou palmier se touchent et quand le vent souffle, elles se 
frottent en faisant un bruit “‘bÚkÚyÚÚ.” 47 

BàmØnúnyØl¥ BàmØnúnyØl¥ BàmØnúnyØl¥ BàmØnúnyØl¥     

Bà mØ nú nyØl¥ : //prendre/chose/bec/petit tisserin brun//.48 

* Zagbalafio : MÉ ¡ lí zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ kpó. ‘D¡ f¡l¡ ni nÊ nd¼ ÝgòlénØ 

ma dó, nÈ ÝnyØl¥ wà tÊ w¼ g$m$ dó nÉ; kÚ mÙ ndÚlÚ nyØl¥, n& má bà sÉ 

à dò dó gòl¼ dÊ nú a. Má kÊ wà sá lí zÉkÉ n‰ n¡ “BàmØnúnyØl¥” : c’est la 
période où les fausses cannes à sucre fleurissent et les petits tisserins 
bruns viennent piquer les épis. Or, quand tu attrappes un tisserin, tu le 
trouveras avec l’épi d’une fausse canne à sucre dans le bec. C’est 
pourquoi on appelle le onzième mois “BàmØnúnyØl¥”. 

D’autres prétendent que BàmØnúnyØl¥ est un nom donné au deuxième 

mois. 
* MÉ ¡ lí zÉkÉ ‘d¡ bØà. MÉ ¡ zÙlÙ kÊ wèsé tó wén¡, nÈ má kóló wØkØsØnÙ. 

NÈ d¥ wèsé pí tÁ É kÙ zÑ mÙ, nÊ nd¼ mÙ ÚmÚ dò díá nÉ gÙ : c’est le 
deuxième mois; la période où le soleil brille très fort et les herbes 
sèchent complètement. La chaleur du soleil entre dans ton nez et tu ne 
peux plus bien respirer. 

                                                        
47 Kàwáyà (‘Bògbàmbè) et les gens du village Gbàkàtà citent encore “AfàtÉgòl¼” ou  
“KpÑlÑtÉgòl¼”  parmi les noms du onzième mois. 
48 Cette expression    est connue comme dicton, mais rarement citée comme nom de 
mois. 
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12. 12. 12. 12. GbàtügbàlàGbàtügbàlàGbàtügbàlàGbàtügbàlà    

Gbà tü gbàlà //très/noir/tesson de jarre// : il s’agit des tessons ou des 
plaques de fer utilisées pour griller la farine de millet ou de maïs, etc. (voir 

premier mois). Il ne pleut plus, la saison sèche a commencé, les plaques à 

griller sont devenues toute noires. 

* K$ta : Gbàtügbàlà mÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ bØà. Gb¡l¡nØ má të wén¡. Fò 

l‰ kólØ kÚ wà fÚlÚ mbè tÌ nÉ bín¡. KÚ f¡l¡ kÊ wél¼ à háná mâ dò mØ nd¼, nÈ 

wà w‰¡ w¼ � fàlá nÉ w¼ únú nÉ : c’est le douzième mois. Les plaques à 
griller sont complètement noires. Il n’y a pas d’eau de pluie pour les laver. 
Quand quelqu’un grille des grains, on le sait tout de suite à cause de l’odeur.  

AutreAutreAutreAutressss nom nom nom nomssss    

Ngándáz¥nùNgándáz¥nùNgándáz¥nùNgándáz¥nù    

1) Ngándá z¥ nù //dur/intérieur/terre// : la saison sèche a commencé, le 

soleil brille très fort et la terre est devenue dure. 

2) * Fumb&l& : Ngándáz¥nù mÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ bØà. Má hÚ sàngà, 

nÈ wèsé ndó nyángá tõ nÉ, nÈ z¥ nÞ‰ mÚ ngÚ ngàndá nÉ. Kí n‰ nÊ nd¼ 

sábÉlÉ ndÞ¡ ‰¡ : le soleil commence à briller fort et la terre devient très 
dure. Cela montre que la saison sèche a commencé. 

* ‘Bòdùà : MÙ zš wílí t¼ bílí zàà w¼ ngá nù‰ : la terre est devenue telle-
ment dure qu’il est impossible d’enfoncer le détendoir du piège dans le 
sol. 

GbàtükÙl¡ GbàtükÙl¡ GbàtükÙl¡ GbàtükÙl¡     

Gbà tü k$l¡ : //très/noir/forêt// : la forêt est encore obscure. 

* ZàsÃ : MÉ ¡ zÉkÉ ‘d¡ ‘bÞ ngÚ nÉ bØà. ‘D¡ f¡l¡ n‰, nÊ nd¼ kÙ kÚlánØ má 

tÊ ndò wòló nÉ gÙ, kÙ kÚlánØ má ‘b¡n¡ dò tü nÉ : c’est le douzième mois. 
Les forêts ne sont pas encore devenues claires, elles sont encore 
toutes vertes (car ce n’est que le début de la saison sèche). 
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IV. IV. IV. IV. L’annéeL’annéeL’annéeL’année    

Année se traduit par “sábÈlÈ” qui signifie aussi la saison sèche. Le nom-

bre des années est donc compté par le nombre des saisons sèches qui 

s’écoulent. Ainsi : “sábÈlÈ dò sábÈlÈ” signifie aussi bien “saison sèche 

après saison sèche” que “année après année”. De même : “ndò nyángá 

sábÈlÈ” signifie aussi bien début de la saison sèche que début de l’année. 

Le contexte dit de quoi il s’agit. 

Ajoutons quelques phrases autour du mot “sábÈlÈ” : 

mbé sábÈlÈ  −  ndØtí sábÈlÈ nouvel an  –  fin de l’année 

sábÉlÉ gÈ  ou  sábÉlÉ kÊ gÈ 

ou : sábÉlÉ lÉ dò mâ gÈ 

//année/nous/avec/cela/ce// 

cette année ou  cette année-ci 

ou : l’année où nous nous trou-

vons 

sábÉlÉ l¡ gÈ //année/passée/ce// 

sábÉlÉ kÊ má l¡ n‰ //année/qui/est pas-

sée/ce// 

l’année passée 

idem 

sábÈlÈ l¡ òló nÉ bØà 

//années/passer/après/cela/deux// 

il y a deux ans de cela 

sábÉlÉ tÊ gÈ ou  sábÉlÉ ‘dÝ gÈ 

//année/venir/ce//– //année/après/ce// 

l’année prochaine 

sábÉlÉ ‘dà mÙ nÊ nd¼?    

//année/de/toi/combien/inter// 

quel âge as-tu?  

m‰ dò sábÈlÈ ‘bÞ ngÚ nÉ bØà 

//moi/avec/années/dix/sur/cela/deux// 

j’ai douze ans 

L’année est caractérisée par une saison sèche (zÙlÙ sábÈlÈ) et une saison 

de pluies (zÙlÙ l‰ kólò). Normalement la saison sèche dure de décembre à 

mi-mars, la saison des pluies de mi-mars à mi, voire, fin novembre. Le 

passage d’une saison à l’autre varie d’une année à l’autre. Il arrive que la 

saison sèche s’annonce déjà à la fin du 10ième mois49 ou qu’il continue à 

pleuvoir jusqu’à la mi-décembre.  

                                                        
49 La saison sèche s’annonce par l’apparition des hérons garde-bœufs 
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Le début de la saison sèche est aussi le début d’une nouvelle année 

(mbé sábÈlÈ). Nous n’avons pas trouvé d’informations dans la tradition 

Ngbaka sur une célébration spéciale50 pour marquer le début de l’année, 

mais il existait bien une célébration collective où les prémices de la récolte 

de la deuxième culture de l’année étaient offertes aux mânes des 

ancêtres. Or, cette célébration, appelée “dÔ z™”51, avait lieu au début de la 

saison sèche et était considérée comme le début d’une nouvelle année.  

La célébration se déroulait comme suit. Chaque père de famille coupe 

quelques épis de millet de son champ et les étend sur le toit de sa case 

pour le sécher. Quand ils sont secs, il les bat, ramasse les grains et les 

apporte chez la première épouse du chef du clan qui en fera de la bière de 

millet (dÔ fÝ). Mais avant de la filtrer (wáwá dÛ52), on en puise un peu au 

moyen d’une coupe de calebasse (bílà) et on le donne au chef du clan. Ce 

dernier prend la coupe, la dépose sur la tombe des ancêtres (bØzÚ yàá w‰) 

et fait sa prière. Il prie les mânes des ancêtres pour qu’ils veillent sur la 

santé des enfants et sur le bien-être de tout le clan. Puis tout le village se 

rassemble autour d’une grande table-autel (gbà ndábà53) sur laquelle on 

dépose les offrandes aux mânes. Enfin on partage la bière de millet, une 

partie pour les hommes, une partie pour les femmes et tout le monde se 

met à boire.  

Le but de cette célébration était : honorer les ancêtres et les prier de 

veiller sur la santé des enfants.  En même temps, c’était la “fête du repos” 

(dÔ ØmØ tÈ w‰) après les durs travaux de l’année écoulée. 

                                                        
50 Jadis, chez les Manza de l’RCA, dont la langue et la culture sont très proches de 
celles des Ngbaka, existait une fête rituelle de la nouvelle année. Voir Vergiat, 
Coutumes et mœurs, o.c., p.146. 
51 Le mot “z™z™z™z™” peut être traduit par : pouvoir spécial, force vitale de quelqu’un ou de 
quelque chose.  
52 Wáwá dÛWáwá dÛWáwá dÛWáwá dÛ désigne la bière de millet en préparation mais pas encore fiftrée. Elle 
peut déjà être bue. 
53 NdábàNdábàNdábàNdábà désigne une construction en forme de siège ou table, destinée à des of-
frandes aux mânes et aux esprits. On distinguait entre le petit ndábà (bé ndábà)  
qui était construit en forme de siège, destiné p.ex. aux rites pour un enfant malade, 
et le grand ndábà (gbà ndábà)  qui était construit en forme de table, pour y 
déposer des offrandes lors d’un rite effectué pour la récolte, la chasse, etc. 
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LLLLes deux saisones deux saisones deux saisones deux saisons et les activités saisonnièress et les activités saisonnièress et les activités saisonnièress et les activités saisonnières    

A. A. A. A. La saison sLa saison sLa saison sLa saison sècheècheècheèche est normalement accompagnée d’une faible 

pluviosité. Il arrive qu’il ne pleuve pas pendant deux ou trois mois. Les 

gens parlent alors de “ngá sábÈlÈ” (saison sèche dure). La végétation a 

complètement séché, il n’y a plus de légumes sur les champs. C’est le 

temps de la disette. Si la saison dure plus que la normale, on parle de “gbà 

fÈ”, expression qui signifie littéralement “grande saison (sèche)”, c.-à-d. : 

période de famine (due au retard des pluies). 

La saison sèche où il y a eu régulièrement ne fut-ce qu’une légère pluie, 

est appelée “nàá sábÈlÈ” (saison sèche douce, gentille). On dit : “La saison 

sèche a eu pitié de nous”, car on trouve toujours quelque chose sur les 

champs pour préparer un repas. 

Certaines années, en milieu de saison sèche, on sent les retombées de 

l’harmatan, vent frais et sec venant des zones sahéliennes. 

La saison sèche est la période où les gens préparent les champs. Ce 

sont les hommes qui font le gros travail. Ils abattent la forêt ou défrichent 

les broussailles et, vers la fin de la saison, ils y mettent le feu. Il arrive que 

les étincelles s’envolent et mettent le feu aux jachères et à la savane 

avoisinante. C’est pourquoi cette période est appelée parfois “bÈlÈ bìlì” 

(brûler les jachères) c.-à-d. : la période des feux de brousse. Ceci peut 

faire beaucoup de dégâts, p.ex. incendies de maisons. 

B. B. B. B. La saison des pluiesLa saison des pluiesLa saison des pluiesLa saison des pluies se divise en plusieurs périodes selon le régime 

des pluies et les activités caractéristiques de chaque période. 

− Il y a d’abord la période qui commence au milieu du troisième mois et 

se termine vers la fin du quatrième mois. C’est le début de la saison des 

pluies où les précipitations sont encore modérées. C’est la saison des 

semailles (zÙlÙ mì kpálÈ). Après une bonne pluie, hommes et femmes 

partent aux champs nouvellement défrichés pour planter le maïs.   

C’est aussi la saison des termites ailéstermites ailéstermites ailéstermites ailés (zÙlÙ fúá dòlè). Ils essaiment la 

nuit après la première pluie. Comme leur sortie coïncide avec la période où 

les vrilles des citrouilles se sont déjà développées, ces termites sont 

appelés “dÝl¼ tí t¥ kùlúsà”. Les jeunes connaissent le moment où les 
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termites vont essaimer et, au premier chant du coq, ils sortent, munis 

d’une torche et d’un petit bassin rempli d’eau et se rendent près des 

termitières pour y ramasser les termites qui fourmillent sur le sol. Les 

termites forment une variation bienvenue dans la nourriture quotidienne. 

On les grille et on les mange avec la boule de maïs ou le pain de manioc. 

Après la saison des termites vient la saison des limaçonslimaçonslimaçonslimaçons (zÙlÙ fà 

ndà’bà). Il s’agit des limaçons de la forêt (Ýngá ndà’bà), car les limaçons 

aquatiques se trouvent pendant toute l’année. Les œufs des limaçons 

éclosent au troisième mois un peu avant les premières pluies. A partir de 

la fin du quatrième mois, ils auront atteint leur maturité et sont prêts à 

être consommés. Les grands limaçons “yòlÝ” et “nyÞmÞ” sont comesti-

bles, quoique le dernier soit moins apprécié et interdit aux femmes qui 

souffrent de la maladie appelée “zÊlÊ gúlì”54. Le grand limaçon “ndùlè” 

qui fait entendre un sifflement plaintif est comestible, mais peu de gens le 

mangent à cause de son aspect peu appétissant. Certains anciens en font 

un médicament pour traiter les ulcères. D’autres en font un objet magique 

qui lui donne le pouvoir de se métamorphoser en animal ou en un objet 

(‰n¡ kìf‰). Le limaçon sàmbè qui est plus petit est comestible, mais moins 

apprécié à cause de son goût amer. Les petits limaçons “káànggá sont 

recherchés comme appât aux poissons dans les nasses. 

A partir du sixième mois, la saison des limaçons cède la place à la 

saison des chenilleschenilleschenilleschenilles (zÙlÙ fà dØkØ) qui dure jusqu’au huitième mois. Les 

termites se développent en mangeant les feuilles des arbres55 et, une fois 

atteinte leur maturité, elles descendent de l’arbre et se répandent en 

grouillant sur le sol. C’est le moment de les ramasser avant leur disparition 

sous les feuilles mortes.  

Une vingtaine d’espèces de chenilles comestibles ont été notées et 

décrites. Les plus connues sont les “tàmbàlà, bùnzì, gbàdØ, b¡l¡ngg¡, 

gáàg¡ et sòé”. Les Ngbaka sont friands des chenilles; d’autre part, ils en 

font aussi un commerce. Pendant la saison des chenilles, on en trouve 
                                                        
54 ZÊlÊ gúlìZÊlÊ gúlìZÊlÊ gúlìZÊlÊ gúlì est le nom d’une maladie de femme qui cause des fausses couches. 
Selon la croyances des ancêtres, la maladie est causée par un ensorcellement. Les 
médecins pensent qu’elle est due à la malnutrition. 
55 Les gens connaissent les arbres qui, à telle époque, sont mangés par telle ou 
telle chenille. Les Ngbaka disent le contraire: "tel arbre mange telle chenille". 



 43 

partout sur les marchés. Même à l’aéroport de Gemena, on voit arriver des 

sacs pleins de chenilles séchées pour être embarqués dans les avions à 

destination de Kinshasa. Il s’agit de certaines espèces comme les “bùnzì” 

et les “sòé” qui se conservent le mieux.   

− En juillet, la saison des pluies est interrompue par une petite saison 

sèche    (ng¡ngg¡). C’est la période où les gens préparent les champs pour 

la deuxième culture de l’année, appelée “fÙ fÝ” ou “tìfÝ”, champ de millet. 

Jadis, le millet était la deuxième culture de l’année (à partir du mois de 

juillet). Quoique la culture de millet ait fortement diminué, on continue à 

nommer la deuxième culture de l’année “fÙ fÝ” ou “tìfÝ”. 

− Les huitième, neuvième et dizième mois sont les mois des pluies abon-

dantes et régulières. C’est la grande saison des pluies. C’est aussi la 

saison des champignonschampignonschampignonschampignons (‘bÞ¡). Pour la région Ngbaka, une soixantaine de 

noms de champignons comestibles ont été notés et décrits. 

Dès le onzième mois, les pluies diminuent et une nouvelle saison sèche 

s’annonce. Certaines années, les grandes sauterellessauterellessauterellessauterelles (dÚlà) apparaissent. 

Quoiqu’elles soient rares dans la région et apparaissent exceptionnelle-

ment, elles sont bien connues. Elles logent dans les creux des rochers et 

sortent au onzième mois (début de la saison sèche). Tôt le matin, elles 

sortent en masse et s’abattent sur la plaine du village en grouillant sur le 

sol. Les gens, petits et grands, s’arment d’un balai ou d’une petite branche 

et se mettent à les frapper. Ils les ramassent, enlèvent leurs ailes et les 

enfilent sur un bâtonnet. On les grille et on les mange avec la boule de 

maïs  Quand le soleil commence à piquer, elles s’envolent, se posent sur 

les plantes vivrières et en mangent les feuilles jusqu’à les dénuder com-

plètement. 

Ainsi l’année se termine et un nouveau cycle de saisons commence. 


