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ABSTRACT

One of the inevitable results of the co-existence of English and the

Ghanaian Languages is the fusion in their fonn and function. This natural socio-

linguistic symbioses has invariably brought about the emergence of an artificial

language that some people tenn « mixed », « hybrid », or even « third» language.

This phenomenon is common with Ghanaian languages, as with local

languages elsewhere. Today many socio-linguists are interested more concretely

in the phenomenon ofcode-mixing and code-switching.

Spoken ~ara has not been an exception to this socio-linguistic

transfonnation. Many Dagara speakers often resort to the use ofEnglish words or

even switch totally to English in a speech situation. Our preoccupation here is to

examine how the phenomenon reflects in the dagara spoken by literate natives.

To realize our objective we undertook to analyze ordinary conversations

of people in many locations, especially people who speak both English and

Dagara. Our findings indicate that this « third tongue» permits the resort to the

English language when the word is not readily available in~gara. It also has a

. social and psychological effect on the speakers of~agara. It also came to light that

the phenomenon does not necessarily lead to a grammarless and sub-standard

language.
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Guided by these finding, and also given the fact that code-s\\itching and

code-mixing have become the norm in the speech of many today, we propose thaI

one, the phenomenon be seen as a natural product of language contact, serving

very important communicative and cognitive functions and not one that has been

negatively and erroneously considered a confused language, and two, that it he

encouraged mther than condemned.
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INTRODUCTION

APERCU GENERAL DE L'ETUDE

L' un des phenomenes qui ont caracterise l'h umani te, surtout

dans les trente dernieres annees a ete non seulement I'interculturel,

mais aussi celui du contact et de la cohabitation des langues. Cette

symbiose sociologique presente I'emergence de certaines tendances

qUI ont des· dimensions non seulement sociales m·ais

psychologiques. La 'preoccupation des chercheurs est allee au-dela

de la langue elle-meme, (la linguistique pure), pour s'interesser

aux conditions dans lesquelles est produite la langue; quand, qui,

comment et pourquoi la langue est-elleproduite? Comment la

societe influe sur la langue? Le bilinguisme, et meme Ie

, ),
j
I

multilinguisme, est necessairement Ie produit logique et ineluctable

de cette situation. Le fait de maitriser ou meme simplement de

parler plusd'une langue, (Ie bilinguisme), entraine une situation de

diglossie qui donne lieu it l'alternance de codes. D'apres Tabouret-

Keller (1982 :309), Ie bilinguisme est:

«... Ie fait general de toutes les situations qui entrainent un

usage, generalement parle et dans certains cas ecrits, de deux ou

plusieurs langues par un individu ou un groupe. })

D' apres Weinreich (1968 :7) un interlocuteur alterne d'une

langue it l'autre selon Ie changement de la situation de

I
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communication (interlocuteurs, sujet, niveau de formalite, ainsi de

suite), mais non pas dans la meme situation de communication.

Pourtant, une chose qui ne cesse d'etonner Ie chercheur en bilinguisme est

de savoir si Ie bilingue est conscient de ses capacites et de son degre de mai'trise

des langues en presence, et si I'usage, parfois tres subtil, qu'il fait des codes

releve de.sa part, d'une strategie deliberee. Ces considerations nous ont peu apeu

pousse anous intenisser aux phenomenes de code-switching et code-mixing.

.Nous pouvons citer quelques exemples pour illustrer ce phenomene de code-

switching et code-mixing (Labov, 1971 : 447-472) : de I'anglais et de I'espagnol

anglais (I'espagnol en italiques) :

« Y cuendo yo estoy can gente yo me borracha poque me siento

(and when I am with people I get drunk because I feel)

mas happy mas free, you know,pero si yo estoy con mucha

(more happy, more free, but if! am with a lot ofpeople I am not)

gente yo no estoy, you know, high more or less I could n't get a10ngwith

any~ody

Pfaff (1977), foumit l'exemple suivant de l'a1temance de code parmi des

locuteurs bilingues espagnol/ anglais :

No van a bring it up in the meeting

(They ~e not going to bring it up in the meeting)

Todos los Mexicanos were riled up

(AIl the Mexicans were riled up)

2
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Estaba training para pe/ear

(He was training to fight)

Some dudos, /a onda is to fight y jambar

(Some dudas, the in thing is to fight and steal)

Myers-Scotton (1993 :118-119), propose aussi une conversation

enregistree dans uneboutique 11 Nairobi, Swahili-anglais (Swahili en italiques) :.:

L. Mboya h~fJa workers wa East African Power and lighting wakenda

Strike, hata wenge nasika washawakwa cell.

(And why on earth did those East African Power and lighting workers strike,

even I've heard some have been already put in cells (in jail)

K. Ujue watu weng;ne in funny sana, Wa-na-c1aim ali ma shahara yao iko

Low sana. Tena wanasema eli hawapewi housing allowance.

(You Know, some people are vel)' low. They also say-eh- They are not
..

given housing allowances.)

M. Mimi huwa nawafikiria /a kini wao huwa na reasonable salaty,

(As for me, I used to think but they have a reasonable salaty)

Partout dans Ie monde oir la situation de contact de langues est evidente,

lephenomene de l'a1temance de langues assume une grande importance. C'est Ie

cas de I'anglais/espagnol dans les communautes puerto-ricaine et mexicaine aux

Etats-Unis, et l'anglais/fran~ais, langue officielle en Afrique Occidentale et

Orientale; une situation largement due au phenomene de colonisation. Ce

phenom€me d'a1temer une langue A avec une langue B ou de parler une langue

3
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«mixed» s'appelle l'a1temance de codes et melange de codes. Ce phenomene qui

se voit chez tous les bilingues a ete un champ fertile pour beaucoupde chercheurs

linguistes. C'est ainsi que Banjo a etudie Ie phenomene dans la variete Yoruba-

Anglais, Forson (1979) et Nartey (1982) au Ghana en code-switching Akan-

Anglais et Dangme-Anglais respectivement. Dans ce travail, nous emploierons les

. termes anglo-saxons «code-switching et code-mixing », termes qui paraissent

plus aptes et plus representatifs.

Code-switching et Code-mixing

En quoi consistent concretement ces phenomenes? Selon Banjo, Ie code-

mixing est un phenom€me oir certains elements d'une phrase sont a1temes (au sein

de la meme phrase), tandis que Ie code~switching renvoie a l'a1temance inter-

phrastique. Pour Fasold (1984), il y a code-switching quand un bilingue choisit de

s'exprimer dans I'une des langues qu'il a maitrises. Mais quand les elements de la

deuxieme langue employee ne sont que des mots, il Ie considere comme code-

mixing. Mac Laughin (1984), Banjo (1983 :18-19), et Asilevi (1990), sont de cet

avis., D'apres eux, Ie code-mixing porte sur I'emploi des elements de deux ou

pIusieurs langues dans la phrase pour exprimer un sens intra-phrastique tandis que

Ie code-switching est l'a1temance des codes en vue d'exprimer un sens inter

phrastique _ Ies deux codes sont employes dans Ie meme discours. Par contre,

certains aute'~ sembIent ignorer la distinction entre les deux termes. Pour

.Gardner-CIores, (1982: 21-53) la distinction entre Ie code-switching et Ie code-

4



'1

J
I
I

, I

1

I

I
I
I

j
!

,I
I

(,

" '

mixing est difficile a' faire. Pour lui, point n'est besoin de chercher ales

distinguer. npretend que si jamais il peut y avoir une distinction quelconque :

« la definition du phenom€me de code-switching est donnee en

termes psychologiques alors que code-mixing est donnee en termes

linguistiques »

Poplack (1980,1985) et Myers-Scotton (1993,1997) partagent l'avis de

Gardner-Clores (1982: 21-53). 11s ignorent les quelques differences inherentes

entre les deux termes. Pour Ie besoin de notre travail, nous empruntons la

distinction faite par Fasold, Mac Laughan, Banjo et Asilevi (op cit). Nous croyons

que malgre les similitudes qui existent entre les deux termes, il y a quelques

'differences inherentes. Certains confondent Ie code-mixing avec l'emprunt et

l'interference. Mais ces phenomenes peuvent se voir chez des Iocuteurs ayant une

competence monolingue, alors que Ie code-switching est un phenomene d'un

bilingue. L'interference et l'emprunt done semblent s'opperer dans l'inconscient,

puisque les elements ont ete assimiles, systematises dans la Ll. Quant au code-

switching il semble s'operer, la pIupart du temps, au niveau conscient puisqu'il

s'empIoie tres souvent dans une situation oir Ie locuteur Ie considere essentiel.

Nous sommes d'accord avec Ure (sans date) pour qui Ie code-switching se fait

seIon Ies besoins de la situation de communication, alors qu'avec Ie code-mixing,

Ia situation de communication reste-Ia meme.

5
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S'il existe differentes idees au sujet de ces deux termes, une chose les

reconcilie: la nuance entre les deux depend de la longueur des tranches du

({ mixing ». Ainsi Ie code-switching entend Ie recours aune tranche assez longue

de L2 quand on parle la Ll, par contre pour Ie code-mixing les tranches de la L2

ajoutees sont relativement courtes, parfois reduites seulement ades mots isoles ou

des remplissants. Mais ce qui est important avec ces deux phenomenes reside

dans Ie fait que Ie reCours ala L2 se fait dans la meme interaction verbale et non

pas une altemance dans des interactions verbales successives.

Formulation de la problematique

Au Ghana, Ie phenomene de code-switching et code-mixing est devenu

aujourd'hui normal et meme cIa mode, surtout dans les discours de lajeunesse et

des fonctionnaires. C'est face it cette situation qu'Asilevi (2001), lamente. Face a

ce phenomene de ({ langue mixte », il y a differentes tendances. Pour ceux qui

sont de ({ l'ecole puriste », Ie phenomene n 'est qu'un alliage degradant des

langues locales. Les partisans du phenomene, quant ~ eux, considerent c~me

({ langue rnixte » ou troisieme langue comme un outil de communication qui leur

permet de s'exprimer ({ pro tempore» autour des maintes complexites, surtout de

la vie modeme, technique et technologique. Cette situation de langue mixte qui

devient de plus en plus ala mode aujourd'hui nous a pousses it nous interesser au

phenomene c'omme il se manifeste chez les sujets qui parlent dagara Quel est

l'avenir de la variete de langue (langue rnixte) qui, aujourd'hui jouit d'un essor

inoui' ? Nous voulons voir si la langue dagara serait une langue obsolete un jour,

6
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(I'histoire des langues montre qu'effectivement certaines langues ont souffert une

telle situation), ou si cette tendance langagil~re rend Ie dagara beaucoup plus

communicative, et ainsi plus adaptee au besoin de nos jours.

Hypotheses envisagees

L~ recours au pMnomene de code-switching et code-mixing permet au

sujet parlant de chercher dans une deuxieme langue des elements pour combler'

des lacunes dans la langtie qu'il parle ainsi que pour compenser ses propres

insuffisances langagieres.

II y a des regles qui gouvement Ie pMnomene de code-switching et code-

mixing.

Le pMnomene permet au sujet parlant d'etablir une identite sociale par

rapport ason interlocuteur.

Justification du choix de sujet

Le choix du dagara n'est pas un hasard. Le dagara est avant tout nOtre

langue matemelle, et pousse par les craintes (Ia langue mixte et Ie sort des langues

locales) d'Asilevi, nous entreprenons etudier Ie probleme comme il se presente

dans la langue dagara QueUes consequences sociocultureUes et psychologiques

pour les ressortissants des environs de Nandom ? Notre interet dans Ie phenomene

de code-switching et COde-mixing a ete d'abord pousse par Ie fait qu'ils sont

inherents, non seulement dans Ie discours des Dagara mais aussi dans

pratiquement toute langue ghaneenne. Notre choix de Nandom a etc inspire par Ie

7



~" fait que Nandom est Ie chef-lieu des Dagara Si nous avons decide de prendre

comme cible les fonctionnaires, c'est parce qu'ils ont une connaissance du dagara,

leur langue matemelIe, ainsi que l'anglais, langue officieIIe au Ghana. Motive par

Ie manque des documents relatifs au code-mixing nous voulons contribuer, 11

travers notre pres~nte recherche, aux travaux existants, meme si cela ne serait que

pour donner de petits details sur les informations parfois trop parceI1aires

presentees pa"iles anthropologues europeens du debut du vingtieme siecle. Ceci"

nonobstant, nous voultins faire un etat des Heux de quelques travaux existants sur

les Dagara Nous croyons que cette etude, si el1e est menee Ii une bonne fin,

contribuera au debat qui engage tout sociolinguiste. Est-ce que Ie phenomene

contribue positivement audeveloppement de la langueet par ricochet 11 la societe

dagara? A-t-il des consequences negatives, tel1es que la degradation et meme

I'extinction des langues locales? De telles discussions nous permettront

d'avancer des propositions dans ce grand debat, Ie sort de la langue dagara face 11

cette tendance de langue mixte, phenomene du contact des langues.

Objectif de I'etude

Nous airnerions travailler plus precisernent sur Ie sujet ; Code-switching et

Code-mixing chez quelques foctionnaires dagara a nandom et ses environs.Nous

serons donc preoccupe par la signification sociolinguistique du code-switching et

code-mixing Dagara-Anglais. Nous ne pretendons pas dans ce travail entamer une

analyse theorique du phenornene. Nous somrne~ plut6t concernes de la pratique

du phenornene et ses retornbees sur la societe et la langue dagara

8
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Dagara :Langue et Peuple.

Les Dagara aujourd'hui sont one ethnie qui peuple les' parties de

l'extreme nord-ouest du Ghana et sud-ouest du Burkina Faso. D'apres Somda

(1989), la Volta Noire entre ces deux Etats divise les deux populations en

fractions sensiblement egales. Environ les deux-tiers (500,000 habitants se

trouvent au Ghana et Ie tiers, vers 300,000) se trouvent au Burkina Faso. Au

Ghana, leur territoire s'etend du sud de Lawra, jusqu'au fleuve Volta al'Ouest, et'

partage la frontiere a HamiIe avec leurs cousins au Burkina Faso.(Voir la partie

delimitee par les !ignes vertes Annexe 11). n y a one population importante de

Dagara au Burkina Faso mais nous aimerions nous preoccuper des Dagara du

Ghana (Voirl'Annexe 11, one carte du pays dagara au Ghana et au Burkina Faso.

La ligne rouge indique l'ensemble du territoire dagara dans les deux pays). Le

territoire s'etend de Lawra (Lora) du Ghana englobe les villes ghaneennes comme

Ko, Nandom, et Hamile, et partage la frontiere avec les Sisaala de Tumu. Le

territoire traverse la frontiere intemationale avec Ie Burkina Faso a Hamile au

Nord, et inclut les villes Burkinabes, comme Wassa, Nyigbo, Buzo, Disin,

Kpoman, Maria Tang et Mamsr. n va de Leo a l'est, a Boromo au nord,

Diebougou a l'ouest, et va jusqu'aBole et Lemwaa au Sud. On assiste a one

deformation du mot « dagara» dans les deux pays. Les Akan, groupe linguistique

plus ou moins majoritaire au Ghana, emploient Ie terme « dagarti ». Si l'objet de

controverse n '6tait qu'avec Ie dagara-dagarti au Ghana, il ne serait pas necessaire

de rentrer dans Ies polemiques sur les origines des Dagara Pourtant, i1 est vrai

qu'il existe comme termes d6signant l'ethnie dagara one myriade de

9



rouge indique la partie occupeepar les Dagaaba Sans vouloir reduire notre

presente recherche it une collection de versions differentes sur l'origine des

Dagara, nous aimerions faire un survol des histoires existantes relatives aux

origines de ce peuple.

Classification et lien Iinguistico-genetique du dagara

Le Dagara appartient it une famille de langues appelees les langues volta-congo

qui englobent trois categories principales au Ghana: Ie groupe mande, Gur et

Kwa Le groupe kwa englobe pratiquement les langues parlees au sud du Ghana,

l'Ewe, Ie Ga, Ie dangme et l'Akan. Le groupe Gur, (langues Voltai'ques ou les

langues d'Oti Volta), ainsi denomme en relation avec la zone geographique, est

situe au nord du fleuve volta Le groupe comprend une multitude de langues

parlees au nord du Ghana et couvrant approximativement les regions Northern,

Upper West, et Upper East du Ghana. C'est dans cette 'famille delangues que

figure la langue dagara Les cartes au tableau I, page 13, iIlustre la repartition des

langues ghaneennes. Le dagara appartient it la branche linguistique du groupe

d'Ouest Oti-Volta au sein du groupe Gur. En ce qui conceme Ie lien entre les

differentes langues dans Ie groupe Gur, Swadesh (1966) et ses collaborateurs, sent

10



I','r .

I'j ,
!

que Ie dagaare, Ie dagara, et Ie birifor (un groupe minoritaire Ie long du fleuve

volta vers Lawra) ont beaucoup plus de liens mutuels qu'avec d'autres du groupe

Gur. Au nord-ouest du Ghana, les langues dominantes sont Ie dagara et l'isaaI,

alors qu'au nord-est, les langues sont Ie dagbani, Ie mamprusi, Ie kusaal, Ie

bimoba, et Ie konkomba (Voir les differentes langues ghaneennes au tableau 1).

Le tableau essaie d'illustrer les groupements linguistiques au Ghana. Tableau

1(Adapte de Kropp-Dakubu 205 :4)

11
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Lien Genetico-Linguistique

Niger- Congo

Mande Volta-Congo Adamawa

: ,
!I

Gur TableKwa Benue-Congo,
,

I Yoruba, lbo,(Akan

Ga, Ewe) Bantu

Langages)

i Senufo Kulango Lobi Central

iI etc

II
I'
! .,

Grusi Oti-Volta

! :, I
Kurumfe

North

Eastern

South-West East Weptern

(Kasem
,

(Gunna, Bimoba)

Lyele) (Sisalla)

West Konkomba)

(Delo)

12
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Table 2 Groupes de Langues Ghaneennes (d'apres Lezouret

2002:53)

MANDE GUR KWA

Bisa Basari Dangme VOLTACOMOE

Dyolo Bimoba Ewe

Ligbi Birifor Lelemi
,

Buli Avatime

Chala Ga

Chakali

Dagaari TANO GUANG

Dagbani Agona ChumbunJ

Dieg Ahanta Akan-Akuapim

Dilo Akan-Asante Giehode

Frafra .. Akan-Fante Gonja

nanga Anyi-baule Guan Larteh

Kassem Aowin Krachi

Komi Nzima Nkonya

Konkomba Sefwi

Kusaal Wasa

Mampruli

Mo

Nafaanra

Passale,
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Facteurs de mutation en pays dagara

vne etude soigneuse de Ia societe contemporaine dagara revele qu'elle est

en pleine mutation. D'une societe d'agriculteurs et de chasseurs (occupations

principales des premiers ancetres), Ia societe s'est transformee en une societe

modeme. Les membres de cette communaute linguistique aujourd'hui exercent

des postes importants dans Ia Fonction Publique. C'est d'ailleurs Ies parlers de ces

fonctionnaires qui attirent notre attention dans ce ;travail. Plusieurs facteurs
"

expliquent cette transformation.

La Colonisation

La fin du 1geme siecle, precisement en 1887, a vu Ia declaration des

territoires du nord comme Protectorat Britannique, y compris la partie denommee

aujourd'hui, « Lawra District)}; evenement qui a marque la colonisation

complete du Ghana actuel par Ies Anglais. Avant cet evenement, cette partie

faisait partie de la Haute Volta (ancien nom de la Republique du Burkina Faso), et

avait comme chef-lieu, Leo. Bien sur que ce phenomene de la colonisation etait
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Ar; uniquement responsable de I'introduction d~ la langue anglaise dans cette partie

dumonde.

La Religion Catholique

L'arrivee des missionnaires, et la religion catholique dans les annees 1920

est l'un ctes evenements qui ont catalyse la mutation en pays dagara, surtout a

Nandom et ses environs. La conversion des Dagara ala religion catholique a ete'

massive. L'eglise catholique, en meme temps que des ecoles, a ete batie par les

peres blancs a Nandom. Nandom, ville qui abrite la paroisse etait pendant tres

longtemps Ie centre-religieux, le marchecentral et est dotee de beaucoup d'ecoles.

Parmi ces vieilles ecoles catholiques, il faut compter: Saint Paul's Primary

School, Saint Cecilia Primary School, Saint Andrew's Middle School, et Saint

Maria Goretti Middle School. n n'est pas par hasard que la premiere ecole

secondaire, la premiere ecole technique, et la premiere ecole de vocation dans Ie

pays dagara furent etablies aNandom. Ces ecoles sont la base d'une expansion

inouie dans les nombres des enfants aI'ecole.

Organisation des chapitres.

Notre travail comportera quatre parties. Nous essaierons dans notre

premiere partie d'etablir un cadre theorique qui nollS permettra de cornprendre les
,

domaines relatifu au phenomene de code-switching et code-mixing. Pour mieux

situer notre travail dans I'ensemble des travaux portant sur Ie phenomene, nous

comptons faire une analyse des travaux anterieurs dans Ie domaine. Notre
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deuxicme partie portera sur notre methodoJogie de recherche. Nous essaiemns ici

d'expliciter nos moyens de collecte des donnees. Ensuite nous allons. dans la

tmisicme partie. presenter et analyser. Ie mieux possible, les donnees. eel:! nous

pcrmettrn alors. dans notre quatricme chnpitrc, de mener une discussion efficace

sur Ie phenomcne afin de fairc une synthcsc des resultats .

17
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CHAPITREUN

,-

CADRE THEORIQUE ET TRAVAUX ANTERIEURS

Avant de tep.ter une analyse du phenomene de code-switching et de code-

mixing, il nous revient aIe placer dans un cadre tMorique. Nous allons essayer,

dans un premier temps, de considerer autant que possible les domaines qui Ie

sous-tendent.'Cela nous permettra dans un deuxieme temps de revoir des travaux,

anterieurs relatifs anotresujet. Cette revue des travaux nous permettra aussi de

reconnaitre l'ensemble de travaux faits autour de notre sujet et de bien definir et

delimiter Ie champ de notre travail.

CADRE THEORIQUE

La Sociolinguistique.

D'une fa~on generaIe, la sociolinguistique est une science quietudie

'l'influence desfacieurs sociaux sur Ie comportement linguistique. D'une part, un

meme individu parle differemment dans des contextes sociaux differents ; d'autre

part, sa fa~on de parler et son repertoire linguistique revelent son origine sociale,

nationale, regionale, religieuse.

La sociolinguistique est donc Ie domaine qui etudie la relation entre

langue et societe, entre l'usage dela langue et les structures sociales dans une

communaute lipguistique. Ainsi Ie domaine constitue I'etude du langage dans son

contexte socio-culturel. Ce contexte, autrement appele situation de discours est

I'ensemble des circonstances au milieu desquelles a lieu une enonciation. Cette

18
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situation comprend ala fois I'entourage physique el social oir I'enoncialion prend

place,l'image qu'en ont les interlocuteurs, I'identite de ceux-ci,I'idee que chacun

se fait de I'autre, les evenements qui ont precede I'enonciation. En plus du

contenu du mot situation, on tient compte de la variete des loculeurs reels ou

potentiels (communaut6 de discours), Ie type de discours et les dimensions spatio-

temporelles de I'intemction (evenement de parole ou acte de communication), les

buts des participants (acte de parole) elc. La sociolinguistique est donc

essentiellement preoccupee par la variation, et essaie de trouver des explications

aux modeles reguliers de la variation dans une langue donnee. Alors Ie choix

majeur des sociolinguistes est d'etablir une liaison entre la variation linguistique

et les conditions sociales.

Ethnolinguistique

Labov est connu comme fondateur de la sociolinguistique qualitative.

Labov est mieux connu pour ses etudes dans les annees 1960 et 1970 des traits

linguistiques du parler vemaculaire de I'anglais negro- americain. Labov, (1972)

il etablit c1airement que Ie parler vemaculaire de I'anglais afro-americain a des

regles de prononciation et de grammaire. Ainsi, Labov dit que la variete

d'anglais parlee aNew York City n'est pas un parler a1eatoire. Labov est I'un

des premiers sociolinguistes a populariser la methode de recherche par

observation di~ecte. n insiste qu'une etude pratique d'un langage ne puisse etre

faite que dans une vraie situation de communication.
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Joshua Fishman (1971), est I'un des· chercheurs qui ont constate que

l'etude de la langue doit depasser la langue elle-meme pour englober I'interaction

sociale. n propose donc d'observer Ie sujet parIant lors des interactions

langagieres pour voir ce qui influence sa production. Fishman, comme Labov,

constate que la linguistique structurale et generative de Noam Chomsky n'est pas

seuJement incapable de decrire une interaction verbale mais est des fois

trompeuse.

L'ethnolinguistique est l'etude des champs semantiques, des taxonomies

popuJaires, des rapports langue /ethnie (peuple ou nation). C'est donc I'etude du

langage dans sa relation avec I'ensemble de la vie cuiturelle et sociale. La

conscience ethnolinguistique permet it I'individu de mettre en relation son

repertoire langagier avec sa definition identitaire, dans la mesure OU il considere

·la langue comme un element genetiquement constitutif de sa personnalire, comme

une marque d'a11egeance it une communaute determinee.

TRAVAUX ANTERIEURS

Faire Ie recensement des ecrits, c'est faire Ie bilan critique de ce qui a ete

produit dans Ie domaine de recherche conceme. Le probleme de recherche, ainsi

que les questions de recherche, ne peuvent etre correctement elucid·es que dans la

mesureou l'on dispose de connaissances precises sur I'objet d'etude. L'etude des

travaux anterieurs est donc necessaire pour l'exploration du sujet. Pour Ie besoin

du present travail, nous proposons de categoriser les travaux pertinents en deux :
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les travaux relatifs au sujet de code-switching et code-mixing, et les travaux qui

ont nne orientation beaucoup plus ethnoIinguistique.

Les travaux qui se rapportent au code-switching et code-mixing

Les travaux relatifs au code-switching abondent. Nous ne pretendons pas

faire nne etude eXhaustive de ce vaste champ de travaux. Ce que nous pouvons

faire, c'est de tenter d'analyser autant que possible, ceux qui ont un lien etroit

avec notre sujet.

Les travaux de Poplack s'inscrivent dans la linguistique, la

.sociolinguistique (la variation et Ie changement linguistique, Ie contact de

langues, Ie fran~ais canadien, et l'anglais afro-americain). Poplack pose d'abord

nne seriede questions d'ordre linguistique : existe-t-il des lois regissant Ie passage

d'nne langue it l'autre? Peuvent-ils se produire en n'importe quel point de

l'enchalnement discursif ou seulement en certains endroits et sons queUes

conditions? Ce genre de questions a suscite de nombreuses recherches dont les

plus connues, en (1980, 1984, 1988) portant sur la communaute portoricaine de

New York, ont propose de degager deux contraintes gouvemant l'altemance de

langues. Cette constatation est en rapport etroit avec notre deuxieme hypothese.

Ces travaux explorent les competences bilingues chez les Afro-americains. Nous

croyons qu'il existe en quelque sorte nne correlation entre les travaux de Poplack

et notre objet d'etude. Par contre, nous essaierons de pousser plus Join l'analyse

dans notre recherche pour englober l'influence de la langue sur Ie fonctionnement

de la societe dagara.
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Comme Poplack, les travaux de Wardhaugh s'inscrivent dans la variation

linguistique, I'ethnolinguistique. Dans son livre, Introduction to Sociolinguistics

(1976 :59-99), il offre des idees interessantes, non seulement au sujet du

phenomene du code~mixing et code-switching au sein de la conversation, mais

aussi des pistes utiles dans I'analyse d'une conversation.

Hudson (1996) aussi se lance dans I'analyse de la variation linguistique et

surtout I'etude de la conversation. Son livre, Sociolinguistics (1996), nous a

donne tant d'inspiration en ce qui conceme notre approche methodologique, son

interet methodologique etant la methode qualitative.

Dabene (1998) a beaucoup travaiIIe dans Ie domaine du plurilinguisme. Sa

preoccupation a ete de montrer les effets du bilinguisme dans une cIasse de

langue. Sa preoccupation majeure a ete de montrer comment les enseignants de

langues pourraient adapter les phenomenes de code-switching et code-mixing

pour pouvoir s'en servir Ii de bonnes fins en cIasse de langue. En tant

qu'enseignants, noui. ne pouvons qu'etre attires par les idees de Dabene.

Myers-Scotton (1993b) a beaucoup travaiIIe sur la variation linguistique,

plus particulierement dans les communautes essentieIIement biIingues en Afrique

de I'est. Dans Myers-Scotton (1993 :143) il etudie Ie phenomfme de contact de

langues surtout parmi les Kikuyus et les Swahilis. C'e~t a cet egard que son

travail a motive Ie choix de notre sujet.

Gumperz ,est I'un des chercheurs qui ont beaucoup travaiIIe dans Ie

domaine de I'altemance codique (code-switching). Gumperz, (1982: 59), definit

code-switching comme :
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«La juxtaposition, al'interieur d:un meme echange verbal, de passages oir
, -

Ie discours appartient adeux systemes ou sous-systemes grammaticaux. ».

A travers sesanalyses sur l'a1temance conversationnelle (1982,]989), on

sait, en effet, que Ie passage d'une langue aI'autre peut jouer un role important

dans la construction de I'interaction. Gumperz est beaucoup interesse par Ie

bilinguisme et la variation dans les societes diglossiques. Inutile de dire que nollS ,

tironsbeaucoup d'inspiration des idees de ce linguiste, pour analyser dans la

presente recherche I'a1temance des codes (dagara et anglais). Gumperz, lui, a

recherche dans les societes essentiellement non anglophones, vivant dans des

communautes linguistiques anglophones. C'est ainsi qu'en ]982, il dit :

« Ie cas de serveuses pakistanaises vivant en Angleterre dont certaines

intonations interrogatives descendantes, en anglais, influencees par leur langue

I'influence de I'anglais sur la langue d'origine des locuteurs -les dagara.

parlent aussi I'anglais. Par contre, si Gumperz est preoccupe par I'influence de la

objet d'etude, Ie code-switching et code-mixing chez des locuteurs dagara qui

langue d'origine des locuteurs sur l'anglais, nollS, nous somme~interesses par

per9ues comme des marques d'agressivite par les

Nous sommes motives par ses recherches pour arriver a entamer notre

En tant que l'un des pionniers a etablir Ie rapport entre Ie langage et les

relations humaines, Hymes, d'apres Baylon, (1996 : 279) croDt que les structures

de la langue determinent la pensee. Son point de vue sur la competence de fa

consommateurs anglophones natifs habitues aune intonation montante. »

d'origine, etaientI
I

I
I
i
J

I
I

I
!

I
!
I
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communication, va au-dela de la compe~ence grammaticale de Noam Chomsky

pour inclure un ensemble de savoirs culturels et interactionnels, et une capacite a

agir de maniere appropriee dans des situations specifiques. Hymes pense que les

phenomenes que les locuteurs doivent etre capables de maltriser pour pouvoir etre

consideres comme competents peuvent se ranger SOllS Ie terme de competence de

comnllmication. Le modele, SPEAKING, propose des composantes des

evenements de communication. Les huit composantes principales du modele

mnemotechnique des termes en anglais.

«Les cadres (Setting): physique (temps et lieu) et psychologique; les

Participants: locuteur, auditeur, ou non, membres presents et participant d'une

fa~on ou d'une autre au deroulement de l'action; les finalites (Ends): but et

resultat de l'activite de communication; les actes (Acts) : Ie contenu du message

et sa forme; la tonalite (Key) : Ie canal, les formes du discours ; les instruments

(Instmments): les canaux de la communication et les codes qui leur

correspondent; les normes (Norms): d'interaction et d'interpretation; Ie

genre(Genre) : type d' activite du langage.

Ce modele a ete vite adopte par les ethnolinguistes, qui se lancent dans ce

qu'ils appellent l'ethnographie de la communication.

Synthese

Dans la 'premiere partie de ce chapitre nous avons essaye de voir certains

travaux se rapportant au phenomene de code-switching et code-mixing. Fishman

et Labov sont deux grands specialistes qui ont lutte pour populariser et
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institutionaliser Ie phenomene. Ensuite d'autres linguistes tels que Gumperz,

Hymes, Dabene, et Poplack se sontlances dans differents domaines du sujet. Si

Gumperz, et Hymes se sont preoccupeS par I'analyse de la conversation, Dabene,

quant alui s'est interesse all" effets du phenomene dans la classe de langue.

europeens.

I'ethnologie dagara ont ere menees par des chercheurs non-dagara, et surtout

l'ethnolinguistique dagara. On dirait meme que les premieres recherches dans

Si les travaux de recherche abondent dans Ie domaine de la

peu dans Ie domaine depeuple dagara, il n'y en a que quelque

dagara Bien qu'il existe actuellement un certain nombre de documents sur Ie

sociolinguistique en general, Ie meme ne peut pas se dire de l'ethnolinguistique

Travaux qui se rapportent aI'ethnolinguistique

i '
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Goody (1956) est pratiquement I'un des premiers a s'interesser a

I'anthropologie digara Depuis les annees 50, Goody' s'engage a faire des

recherches aupres de la societe dagara au nord-ouest du Ghana Goody (1956 :26)

a presente les habitants de Nandom et ses environs comme des gens primitifs. n

leur donne d'ailleurs lenom Lodagaba, terme pejoratif que certains intellectuels

d'origine dagara contestent. Toutefois, les travaux de Goody ont servi de

tremplin pour les intellectuels contemporains de la region «Lodagara » de Goody.

Si Goody s'est engage apresenter les Dagara comme primitifs il s'est egalement

preoccupe amontrer que les colonialistes ont lutte pour les civiliser. L'ecole, qui

est un element ineluctable de ce contact entre Ie colon et les aborigenes a favorise
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Ie contact de langues, qw a son tour a engendre les phenomenes de code-

switching et code-mixing.

Kropp-Dakubu (2005) a tmvaille sur la langue dagara. Mais ses travaux

ont ete limites aux; environs de Kaleo et Jimpa, villes au sud de Nandom (centre

de notre recherche). Cela explique son emploi du terme dagaare, terme employe

pour Ie dagara parle au sud de Nandom et Lawra. Les travaux de Kroppe-Dakubu

cherchent a decrire la langue dagaare, surtout ses structures grammaticales et

morphosyntaxiques; Bien. que ses travaux soient generalement bases sur une

variete autre que Ie notre (Ie dagaare central) nollS admettons que ses etudes

pourront nollS servir comme piste pour aborder Ie dagara de Nandom. Les travaux

de Kropp-Dakubu nous ont foumi d'informations utiles concernant la variation

.au sein de la dagaraldagaare. Kropp-Dakubu (2005), s'est occuppee surtout de la

difference grarnmaticale au sein de ces varietes de dagaraldagaare.

Les ecrits de Der (1989) ont ere principalement sur l'histoire des Dagara,

et les debuts de I c-glise catholique au nord-ouest du Ghana. En tant que I'un des

pionniers Ii se lancer dans la linguistique dagara, Der a cherche Ii rectifier les

. inexactitudes liees Ii l'histoire du peuple Dagara, surtout les idees des fois

prejucticiables et trompellSes des anthropologues europeens du dix-neuvieme et de

la premiere moitie du vingtieme siecle. n a particulierement cherche a montrer

que Ie groupe qui a emigre de l'ethnie Dagomba pour habiter Ie nord-Ouest du

Ghana est Ie ~agara de Nandom et non pas les Dagaba de Nadowli et Jirappa

comme Ie dit Tuurey (1982).
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Bemile S. (2000), s'est engage non s~ulement dans la description de la
c.

langue dagara mais aussi dans son 'developpement. Surtout son effort pour etablir

-un dictionnaire dagara est louable. n a deploye aussi beaucoup d'efforts dans un

premier temps a integrer Ie dagara de Burkina Faso au dagara de Nandom

(Ghana), et aussi apromouvoir Ie developpement du dagara tout en cherchant a

tirer autant de benefices du phenomene du contact des langues. n a essaye de

montrer, comme Der (1989) d'ailleurs, Dagara de Nandom sont les premiers a.·

habiter Ie lieu, et que les Waali, Birifor et d'autres ne sont que des dialectes du

Dagara commun. Notre recherche tirera beaucoup d'inspiration des travaux de

Bemile, mais nous esperons aller beaucoup plus loin pour analyser l'impact des

elements sociaux sur la langue dagara aujourd'hui.

Bemile P. (ed. 1987) lui a fait des recherches sur la societe dagara. Ses

.etudes portaient sur l'organisation religieuse du peuple dagara. Bien que ses

etudes ne soient pas directement liees ala langue dagara elles nous donnent des
.

informations utiles qui permettent de mieux comprendre comment ces elements

socio-culturels ont influence Ie parler dagara.

Baniyemi, C. (1979) s'interesse a I'influence de l'anglais sur la dagara.

Par contre son attention est beaucoup plus tiree par les phenomenes

sociolinguistiques teis que l'emprunt et I'interference.

Bodomo (1985) est l'un des chercheurs qui ont beaucoup travaille dans Ie

domaine de la langue dagara Ses documents de recherche induent it la fois des

travaux purement Iinguistique et ceux que nous pouvons caracteriser comme

sociolinguistique. Sa preoccupation majeure a ete de decrire Ia grammaire dagara
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avec un fort penchant pour Ie dagara influenc~ par Ie phenomene de contact de

langues. Bien que son champ d'interet soit Ie dagaare central, parle dans les

environs de Jirapa nous ne pouvons pas nier jusqu'a quel point il nous a inspire

dans notre recherche.

Kuupole (2000) est I'un des Dagara de Nandom qui se sont preoccupes de

la langue dagara et comment eUe influe sur la societe contemporaine dagara. n

rejoint a Der et Bemile a lutter pour l'avancement de la linguistique dagara,-

Comme Der il se preoccupe de rectifier les inexactitudes des anthropologues

etrangers qui ont travaille dans Ie domaine de la linguistique dagara Surtout son

article, paru dans Journal ofWest African Languages, qui a cherche a discuter la

variation dans la langue Dagara nous a ete une source d'inspiration.

McCoy (1988) est sans contestation Ie premier missionnaire parmi les

Dagara et les Sisaala du nord-est du Ghana. Dans son journal, Great Things

Happen. il retrace_I'histoire du catholisisme parmi les Dagara. Cet iteneraire

foumit avant tout la mutation de cette societe, a la fois sociologique, economique

et politiquc, qui exposera cette partie du Ghana au contact avec d'autres langues

et cultures.

Les recherches de Tengan, E. (1990) s'inscrivent dans la etude socio-

culturelle du peuple dagara. Sa preoccupation n'a pas ete ('etude de la langue,

neanmoins ses analyscs des structures traditionnelles dagara aident a avoir une

comprehcnsion profonde de la societe traditionnelle dagara

Lcntz (2006) a realise beaucoup de travaux dans Ic domaine de

I'anthropologic dagara. Son livre, Ethnicitv and the Making of History in
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Northern Ghana, offre surtout une source d'i~formations utiles sur Ie peuplement

du nord-est du Ghana. Son travail, bien que largement ethnolionguistique, fait

allusion au debat howeux parmi les linguistes ressortissants du nord-est du

Ghana- dagara ou dagaare, queUe variete adopter comme standard ?

Meda (1989), lui, s'est preoccupe particulierement du dagara de Burkina

Faso. Dans son article, « Ie parler dagara des Iocuteurs bilingues», il essaie

d'analyser Ia variete de dagara parlee par Ies bilingues. Son article qui analyse Ie

contact de Iangues n'a pas ete seulement une source d'inspiration mais nous a

offert de pistes importantes, voire methodologiques et structurales.

Synthese des travaux ethnolinguistiques sur Ie dagara.

Nous avons essaye de faire un parcours quelque peu sommaire sur les

travaux ethnolinguistiques en dagara. Nous ne pretendons pas avoir fait un

traitement exhaustif du domaine, mais nous croyons avoir fait reference aux

travaux existants qui ont une liaison etroite avec notre sujet et qui pourraient

faciliter notre recherche. Ces travaux pourraient se categoriser en trois: Ies

travaux sur I'arrivee de I'eglise catholique et I'impact sur la societe dagara (voire

McCoy opcit ). Si nous adrnettons que l'arrivee de I'eglise catholique et

I'introduction de I'education formelle a amene une transformation inoule dans Ie

pays daga.ra, nous comprendrons pourquoi iI y a tant de travaux dans ce domaine,

Ia religion (domaine sociologique). La deuxieme categorie, Ies documents sur la

langue ont fourni des volumes importants surla description de la langue dngara.

Nous reconnaissons que cet ensemble de documents permet d'avoir une meiIleure
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I'observation participante dans des discours conversationnels aura beaucoup it

switching. Notre methodologie de recherche qui vise it utiliser I'approche de

une polarisatiOli entre travaux purement linguistiques et travaux purement

que nous pouvons caracteriser comme

document pour analyser un phenomene particulier- ,celui de code-mixing et code- ,

sociologique. Nous esperons pousser la recherche un peu' plus loin dans notre

ethnographique. Ainsi une analyse de Ia litterature existante sur Ie dagara revele

troisieme caregorie est celIe

conception de la langue. Neanmoins, notre preoccupation sera de pousser

,I'analyse pour etablir les phenomenes sociaux qui influent sur Ie dagara.. La

emprunter de l'article de Kuupole (2000), et celui de Meda (1989). Les travaux de

Bodomo (1985,1993, 1995) et Baniyemi, C. (1979), ont aussi une ampleur

j

I

essentielIement sociolinguistique. lIs recherchent dans Ie probleme d'interference

et de la variation linguistique, themes qui sont au centre du domaine

sociolinguistique. Pourtant Bodomo semble avoir conclu dans ses ecrits que Ie

recours it un deuxieme code est negatif II emploie meme Ie terme inteiference.

Nous ne voulons pas d'emblee partager cette prise de position. Meme si nous

admettons que les travaux de Bodomo nous servent de source d'inspiration, nous

!
!
i

'tenons asignaler que notre lieu geographique d'interet (les environs de Nandom)

est beaucoup plus specifique et bien distinct du sien.
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CHAPITRE DEUX

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

L'un des aspects tres importants d'une recherche scientifique est la

methode de collecte et de traitement des donnees. Etant donne qu'une recherche

scientifique vise la collecte et l'analyse des donnees empiriques pour arriver a une

conclusion fiable Ie chercheur doit necessairement s'imposer une certaine, .

rigueur. Voila la raison pour laquelle nous devons adopter une methode ou

approche de recherche qui nous permettrait d'atteindre notre but.

Approches de Recherche

Dans ce chapitre, nous expliquons dans un premier temps, notre choix de

methode de recherche et dans un deuxi~me temps, comment nous avons collecte

.et traite nos donnees. Deux grandes methodes de recherche s'of'frent au

chercheur: la methode quantitative et la methode qualitative.Nous expliquOns

(bien que sommairement) ces methodes de recherche afin de preciser celIe qui

allait mieux servir la presente recherche.

Methode Quantitative

La methode quantitative est la methode oir Ie chercheur ~mploie des

variables mesumbles qui lui permettent d'arriver a une generalisation. Cette

methode de recherche presuppose que les objets de recherche sont simples et

peuvent se soumettre a une objectivation. Ainsi Ie chercheur recueiIle une quantite
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de donnees qu'il va mesurer pour arnver it' la generalisation. Mais peut-on

toujouIS reduire les phenomimes, sociaux it des variables statistiquement

mesurables ? Nous croyons que la reponse est non.

Methode Qualitative

Celle-ci preconise que la recherche scientifique ne peut pas se reduire it la

simplificationet I'objectivite complete. Elle entend que I'objet de recherche est si. .
complexe et ainsi ne pourrait pas facilement se reduire Ii des variables que I'on

peut tester pour arnver it des statistiques analysables. Cette methode preconise

que I'on a done besoin d'etudier un certain nombre d'echantillons bien determine.

.Les resultats sont interpretes afin d'arnver Ii une comprehension du phenomene

etudie. Cette methode, des fois appelee methode « constructiviste », considere que

les comportements sociaux sont complexes et doivent etre socialement construits.

Les interpretivistes, d'apres eux, travaillent avec des realit6s, «qualites »

multiples qui sont "3ocialement construites, des realites qui sont complexes, avec

. des variables indivisibles. TIs se donnent pour tache de comprendre et

d'intelpreter la maniere dont les differents participants dans un milieu social

construisent Ie monde dans lequel ils vivent. L'idee d'objectivite qui sous-tend la

methode qualitative est remplacee ici par une focalisation sur la subjectivite.
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Schematisons un peu les predispositions des differentes methodes selon, Glesne

(1998 : 6) :

Tableau 3. (Adapte de Glesne, 1998 :6)

Tendances des approoches qualitative et quantitative

!

II
, 1

I
r

f

I

! I1,
I III

Approche Quantitative

* Faits sociaux, realites sociales

"'Variables identifiables et

mesurables

Objet de Recherche

"'Generalisation

"'Explications causales

*Prediction

Approche

"'Emploi d'instruments

Formels principaux

*Experimentation deductive

"'Analyse de constituants

"'Cherche lanorme

"'Reduit donnees ades indices

Numeriques

Approche Qualitative

Realites socialement construites

Variables complexes et difficile-

ment mesurables

Contextualisation

Comprehension

Interpretation

Chercheurs comme instruments

Inductive

Cherche des modeles

Cherche la complexite

Emploie peu d'indices

numeriques
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Certains chercheurs en Sciences Sociales (Lincoln et Guba1985 ; Schwandt

1989) considerent la methode qualitative et la methode quantitative comme,

incompatibles. D'a~tres(patton 1990, Reichardt et Cook1979) par contre,

r
I
!
!!

I
!

I
i
r
I'
i
I

Role de Chercheur

*Detachement

*Objectivite

Choix d'une methode

Participation du chercheur

Subjectivite

I
I
[ I
I

I
I
I
I

i

cherchent ajumeler les deux (triangulation). Pleinement conscient que notre sujet

rentre dans Ie domaine social nous sommesconvain~u que notre choix

methodologique - la methode qualitative est mieux place pour notre collecte de

donnees. Ainsi nous n'avons meme pas cherche a employer la methode de

triangulation proposee par Reichardt et Cook, Ie jumelage de la methode

quantitative avec la methode qualitative.

Orientation de Notre Recherche

Notre orientation dans cette recherche est done vers la methode

qualitative. Une telle methode s'avere beaucoup plus pratique pour notre sujet qui

etudie un phenomene de la societe. En plus, nous avons decide d'utiliser la

methode de l'observation participante pour recueillir nos donnees. L'0bservation

participante permet de considerer les personnes enquetees, non pas comme objets

de la recherche, mais plutot comme partenaires. Nous etions oblige de considerer

cette methode, etant donne que nous recherchions notre propre « back yard », (un
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phenomene qui est culturellement proche de nous). Les soucis de negocier un

acces facile anos partenaires de la recherche etaient donc hors de question. nest

vrai que quand Ie chercheur se rend dans un milieu en tant qu'etranger pour faire

la recherche Ie niveau d'acceptabilite joue beaucoup sur la sincerite et la

credibilite des resultats que 1'0n souhaite avoir de la part des partenaires de la

recherche.

Facteurs sous-jacents dans la Recherche

L'une de veritables difficultes de la methode qualitative c'est de

determiner au prealable les facteurs tels que, oir, avec quels partenaires, a quel

moment, et comment mener la recherche? Autremment dit, pour mener une

bonne recherche qui donnera des resultats fiables il s'avere tres important que Ie

chercheur ait recours a un bon echantillonnage. Contrairement it la methode

quantitative qui se donne Ie luxe de travailler avec des donnees vastes, la methode

qualitative fait une "election soigneuse des variables. Alors avant de lancer notre

recherche de donnees nous avons eu it reflechir murement sur I'echantillonnage

qui nous donnerait des resultats assez fiables.

Localisation de la Recherche

Notre premiere preoccupation a ete la selection de la localite.Une chose

qui nous a guid¢ dans la selection de notre localite pour la recherche est Ie souci

de trouver un endroit oir il y a des sujets qui parlent dagara Nous etions donc

oblige de considerer d'abord Nandom, oir la langue parlee est Ie dagara. A

35



".I

I
1
I,
i,.
t

I
!l,r
! I
l'
I
! I
I,

!!
I..,

i

l]
1,_,

I

I
t I

I
I

[:1

II
H. I
I

Nandom, nous avons profite des rassemblements sociaux des gens qui parlent

dagara pour collecter nos donnees. Les buvettes de dolo (biere locale de la

region), les obseques, les ietes de mariage, et surtout les interactions informelles

apres Ie culte catholique Ie dimanche, nous ont permis de recueillir des

informations utiles. Nous avons egalement frequente des endroits bien loin de

Nandom, mais OU iI y a un nombre important de ressortissants de Nandom. Ainsi

etions-nous obliges d'assister a des services sociaux tels que les funerailles, les

retes de mariages et reunions d'associations des ressortissants de Nandom dans

certaines grandes villes..

Public cible.

Nous etions sans doute conscientes de la selection des partenaires qui

nous ont aide a recueillir les donnees. Nos partenaires etaient avant tout des

personnes bilingues, c'est-a-dire des gens qui parlent Ie dagara et I'anglais. La

majorite de nospartenaires de recherche a Nandom ont beneficie d'une

scolarisation, mais nous avons selectionne aussi quelques partenaires qui ne

parlent pas du tout ou ne parlent qu'un peu d'anglais. Le dagara parle par ces

gens, bien sill, a presente un champ fertile pour analyser Ie phenomene de code-

switching et code-mixing et de comparer I'emploi ou pas des phenom€mes parmi

les deux categories de partenaires. A Accra, Kumasi, Akosombo, Somanya, Ho et

Cape Coast, no~s avons eu comme partenaires egalement des anciens collegues de

I'ecole et generalement des fonctionnaires ressortissants de Nandom.
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Occasions de I'enquete

Ce n'est pas toute occasion qui donne lieu ades discussions spontanees.

.Les sennons d'eglise en dagara, et les chants funebres, par exemple, sont

presentes dans un langage beaucoup plus fonnel et ont par consequent moins de

code-switching et code-mixing. Nous avons selectionne des occasions moins

fonnelles~les discussions spontanees. A Nandom,sereunir pour boire Ie dolo et la

biere est une· activite sociale importante et commune. Encore, a raison des

nombres importants de Catholiques a Nandom, Ie dimanche est

conventionnellement retenu comme jour de marcheJfoire et de rassemblement Ie

plus important. Meme les quelques musulmans et traditionnalistes se presentent

en ville surtout pour lasocialisation de « l'apres l'eglise ».

Instruments et technique de collecte des donnees

Grace aux inventions technologiques, Ie recueil des donnees peut

s'effectuer aujoUI"(Fhui avec des instruments beaucoup plus pratiques. Deux

instruments principaux nous ont ete tres utiles dans ce travail. Avec un petit

magnetophone tres performant, toujours dans la poche, nous avons enregistre des

sessions a l'insu des interlocuteurs. Encore plus pratique etait Ie telephone

portable. Avec un portable tres sophistique, capable d'enregistrer Ie son et Ie

video, il nous a ete possible de recueillir tant d'infonnations. Au moment de la

collecte des do?Oees, on venait d'instaurer un reseau de telephonique portable

telephonique n'etait pas jusque-Ia presente aNandom et peu de gens savaient que

l'on pouvait faire des enregistrements apartir d'un portable. Alors, meme si nous
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avions un portable a la main, cela n'a suscite que peu de soupyon chez nos

partenaires de la recherche. Un fait qui a permis aux partenaires de recherche de

se prononcer dans des conditions naturelles.

Periode Consacree ala collecte des donnees

La periode de la collecte des donnees s'etendait du decembre 2005 it aoiit 2006 ;

une periode de neuf mois. Cette periode, bien que longue, a ete necessitee par Ie

fait que nous avons dii nousdeplacer un certain nombre de fois de notre lieu de

travail (Akosombo) a Nandom (lieu principal de notre recherche). Egalement

nous etions oblige de voyager adifferentes villes au Ghana pour enregistrer des

discussions spontanees. Nous croyons que la periode si etendue pour la recherche

nous a permis de balayer un vaste champ d'informations qui permet d'analyser

notre objet d'interet.

Nous n 'etions pas donc tellement troubles par Ie delai un peu long,

puisque ce delai joue positivement sur la validite des donnees recueillies.

Certaines Frustrations Methodologiques.

Nulle methodologie de la recherche n'est sans limitations. La moindre

indication d'un enregistrement remarque par les partenaires de la recherche les

rend plus conscients de ce qu'ils disent et ils essaient de donner de se surveiller

mieux. Aussi, des fois nous oublions nos instruments d'enregistrement et quand

nous essayons de memoriser les sessions, certains elements de I'enregistrement

nous echappent. n faut reconnaitre que les enregistrements des conversations
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spontanees presentent parfois des longues periodes de silences inquietantes ou

des repetitions inutiles. Nous avions donc eu a faire maints enregistrements afin

de trouver ceux qui presentent les donnees qui nous interessent.

D'autres approches.

La Conversation.

Pourquoi avons-nous choisi la conversation comme moyen de recueilJir

nos donnees? L'un desavantages que la conversation a sur d' autres formes de

communication est qu'elle permet aux interlocuteurs de s'exprimer dans un

langage informel. En effet, c'est ce langage informel qui permet un emploi

spontane de la langue, tel que Ie code- switching et code-mixing. Baylon

(1996 :202) definit la conversation comme :

'un echange oral spontane produit par plus d'une personne, echange OlI les

formes «incorrectes» sont majoritaires, par opposition au discours, prise de

parole formaliste, qui peut incIure a la fois du dialogue et du monologue, ecrites

ouorale'.

Bien qu'il y ait en quelque sorte des regIes a suivre dans la conversation

(les regIes de la prise de parole, politesse), la conversation permet de s'exprimer

sans trop penser a des structures ou vocabulaire determines au prealable. Les

interlocuteurs ont la possibilite d'aller d'un sujet a l'autre, reveuir sur un sujet

deja discute; employer des phrases incompletes, meme des periodes de silence. La

conversation permet de s'exprimer librement sans trop penser a des regles. Ainsi

les interlocuteurs bilingues ou multilingues n 'arrivent pas a resister ala tentation
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de recourir Ii une deuxieme langue, pour un mot, une simple expression ou toute

une tranche de communication dans leurs interactions. Ce recours Ii une autre

langue fait partie de ce que Baylon (1996: 202), dans sa definition de la

conversation eOnsidere comme « les formes incorrectes ».

Methode d'analyse

Nous proposons dans ce memoire, d'employer l'approche descriptive pou

eetudier surtout Ie lexique, la grammaire, et la phonologie de nos donnees. Dans

notre travail, nous considerons Ie niveau de code-mixing et code-switching,

compte tenu des variables telles que Ie niveau de scolarisation, Ie niveau

d'acculturation dans la culture anglaise, les rapports sociaux entre les partenaires

~
de la recherche, ainsi que les facteurs extralinguistiques qui engendrent les code-

'mixing et code-switching. Notre objet a ete de chercher Ii comprendre les donnees

afin de pouvoir les interpreter. Dans tout cela, nous avons consciemment adopte la

methode inductive- qui nous permet de montrer la complexite inherente aux

phenomenes de code-mixing et code-switching. Chercher la norme ne nous a pas

interesses. Ainsi avonS-ilOUS employe expres peu d'indices numeriques.
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CHAPITRE TROIS

-PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous presentons Ies donnees que nous avons recueiIlies

sur Ies phenomenes de code-mixing et code-switching. Dans un premier temps,

nous presentons Ies donnees relatives au code-mixing, ensuite nous presentons

Ies donnees qui reIevent du code-switching.

PRESENTATION DES DONNEES

Code-mixing

Notre recherche nous a montre que Ies Iocuteurs dagara parfois, emploient

un mot ou une structure anglaise quand ils parlent dagara. Differents contextes

permettent Ie reCC'lrs a une structure en anglais. La presentation des elements

lexicaux, grammaticaux, et phonologiques permettra de montrer ce phenomene de

code-mixing.

Les elements lexicaux

Des mots (anglais) qui n'ont pas d'equivalents en dagara.

Les structures ~i-dessous sont des mots qui designent des elements scientifiques,

technologiques, culturels et commerciaux, issus des champs specialises.
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-Les elements technologiques.

1. Dans l'annexe numero 3, Tony dit: A fu phone na ende a ... (Quant aton

portable ... ) «Phone» (telephone portable), sans doute un objet

technologique invenre tres recemment, n'a pas d'equivalent en dagara.

2. C. dit Ii 1'. (annexe 1): N de ni a tape ti ku a repairer (I'ai donne Ie

magnMophone au reparateur) Le mot tape designe un objet qui provient

de l'invention technologique, un objet qui Ii I'origine n'existait pas en,

dagara

3. A deep freezer taabe tone u? (Annexe 4) (Ou bien Ie congelateur ne

marche pas?) Meme D. (Voir annexe 4.) qui de toute evidence fait moins

de code-mixing quand iI parle dagara se voit oblige d'avoir recours au

terme anglaispour designer l'objetjadis inconnu parmi les Dagara.

4. A car ne u na wan a, fuu nyong a.... (Annexe 3) (Si tu vois la voiture

qu'il a amenee ... )

Nous avons remarque qu' Ii part. « car» employe en dagara « logre» est

-aussi employe. Mais «logre» est un mot generique qui regroupe les differents

voitures et camions, et ce terme ne serait pas assez propice dans Ie contexte.

D'autres mots qui n'oot pas d'equivalents en Dagara.

Certains auteurs dont Asilevi (2000) font la difference entre Ie code-

switching et Ie phenomene d'emprunt. Nous sommes d'accord avec lui qu'il

existe une difference entre les deux termes.Les emprunts sont des structures de la

langue 2 qui sont entrees dans la langue matrice parce qu'il n'existe pas
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d'equivaIents. Ainsi, meme les monolingues sont obliges de les utiliser. (Voir des

exemples tels que: «deep freezer» (congelateur Annexe 4), «cassette » (cassette

Annexe 1).

5. Uuu! a beer ana tule na. (Annexe 4) (Non' cette bouteille de biere n'est

pas fraiche) Le terme Ie plus proche pour beer (Ia biere) en dagara est daa,

pourtant daa est un mot qui indique tout ce qui est boisson. Donc dire daa

dans ce contexte signifie une extension pour inclure d'autres elements.

A10rs les locuteurs preferent utiliser Ie terme anglais qui traduit tres bien

ce qu'ils veulent dire.

6. U yang ni tie? (Annexe 1) (Est-ce qu'il porte une cravate?) Peut-etre

parce que I'habillement quotidien des Dagara ne comportait pas une

cravate, les locuteurs dagara aujourd'hui sont obliges d'utiliser Ie mot

anglais.

Des mots d'origine anglaise qui ont subi une inflexion en dagara.

Ce sont des mots d'origine anglaise, mais deformes pour avoir une

structure differente de l'originaI. Ces mots ont ete oblige de suivre certaines

regles en dagara et reduits a des formes phonetico-syntaxiques, a tel point que

certains monolingues de la langue matrice ne savent meme pas que ces mots sont

originaires d'autres langues. C'est ainsi que la difference entre code-mixing et

I'emprunt est evidente. L'emprunt est Ie fait d'employer un mot d'une autre
,

langue en gardant toutes les formes phonologiques et syntaxiques, aIors que avec
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Ie code-mixing Ie mot du L2 est oblige de suivre les formes phonologiques et

syntaxiques de la langue dagara

7. A bokyi kpee ne (annexe 5)

(Le grand seau.)

«Bokyi »est la deformation du mot anglais «bucket »-(seau)

Nous n'avons ni apartir de notre experience en tant que locuteur dagara ni

au cours de notre recherche, rencontre un mot dagara pour « seau ». Nous

sommes ainsi convaincus que la langue dagara n'a pas d'!~quivalent de

« bucket ».

8. Kum amankyesiT] togni cigaati. (Annexe 1)

(Donne-moi 1'a1lumette pour a1lumer une cigarette.)

«Manchesi », qui provient du mot anglais matches. De meme, Ie mot

cigaati provient du mot anglais «cigarette ».

9. Uuu! kyercniAsibiti. (Annexe 2)

Qu'iJ ira al'hOpital.)

Le mot «Asibiti » est la deformation du mot anglais, «hospital »

_D'apres Kuupole (2000: 107) « the words or expressions borrowed from

English and Akan are simply restructured phonologicaly without any

corresponding semantic change, as according to the morpho-phonetic and

syntactic systems ofdagara. »,

(Les mots ou expressions empruntes Ii I'anglais et a I'Akan sont

simplement des structures phonetiques reconfigurees sans une transformation
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i dagara),
Nous avons remarque que ceux qui sont instruits, surtout les jeunes,

melangent tres Souvent Jes codes non pas parce qu'il n'existe pas un equivalent

en dagara mais parce que leur connaissance du vocabulaire dagara est deficiente.

Pour Asilevi (2001) la langue mixte est responsable des « incompetences» - Ie

niveau deficient des jeunes dans leurs langues d'origine. Pourtant, c'est curieux

de remarquer que ces bilingues arrivent Ii manier tres bien Ies vocabulaires de

I'anglais du dagara quand la situation demande I'emploi exclusif de l'une ou

l'autre de ces deux langues. L'avis d'Asilevi est donc un peu eloigne de la

situation sur Ie terrain puisque Ie recours Ii une L2 peut etre pour des raisons

esthetiques et non pas necessairement dfi Ii des incompetences. C'est d'ailIeurs ce

type de code-mixing qui preoccupe Bodomo (1985) dans son memoire de licence

et qu'il appelIe Ii tort « interference». Bodomo est preoccupe par I 'interference

des systemes de laIangue locale lors de I'acquisition de l'anglais et dti fran~ais.

10. Kyen ti dapen wa kum. (Annexe 1)

(Va m'acheter un m1Q)

La langue dagara a un mot pour stylo mais R~ger ne Ie connait pas.

« Sebdale » est I'equivalent en dagara.

.l

!
)
I

11. Spoons a ~in na bebe? (Annexe 5)

(ll y a combien de cuilIeres?
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Ayuo ne connaissait pas Ie dagara pour « cuilh~res». Alors il emploie

« spoons ». Pourtant Ie mot dagara pour cuil1eres est « sulu»

12. Funa bankeproblem benbe (annexe 6)

(Vous saurez qu'i! y a un probleme.)

DD. melange Ie code en employant Ie mot anglais

« Problem» avec Ie mot dagara-« yel ».

13. A AIDS baalu tan akayoo! (Annexe 5) « Le SIDA est avec nous ici. »

En dagara, on rMere ala maladie de SIDA comme « gbemiile baalu 1>. Ce

n'est que la connaissance superficiel1e du vocabulaire dagara qui fait que

Ie locuteur emploie Ie mot AIDS.

Les remplissants.

Les remplissants sont des elements qui permettent de remplir des lacunes

quand on parle. Ces remplissants normalement n'ont pas d'importance

semantique. IIs chc:-chent afaire couler Ie discours, aeviter des temps morts.

14. A u yel ke uu be Ie waare? I see(annexe 3)

(II a dit qu'il ne viendra plus ? Ie vois.)

15. N de ni eh this thing eeh ghewuur kuu. (Annexe 2)

(Ie lui ai remis, chose, des chaussettes.)

16. Well, N ti mane ke un nir n na na tuo songa. (Annexe 2)

me touters les fa~ons, je croyais qu'i1 Mait quelqu'un que je pourrais aider.)
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Les Jargons

17. A bobe na, a die na bii a living na? (Annexe I) (Lequel, Ie dolo d'hier ou

celui d'aujourd'hui ?) A Nandom et ses environs, quand on emploie les

deux mots, tout Ie monde les comprend, alors que pour les etrangers ces

mots associes ades boissons ne leur diront rien. Ce phenomene semble

s'l:tccorder avec notre troisieme hypothese, asavoir : les interlocuteurs ont

recours au phenomene de code- switching pour etablir un rapport social

entre eux.

La Traduction.

Quand on ecoute les jeunes parler, on assiste aune situation oir les interlocuteurs

traduisent certains concepts litteralement en anglais. II n y a ni question ici de

manque d'equivalent en dagara, ni manque de connaissance de cet equivalent

chez Ie sujet parlant. La raison principale pour cette version anglaise n'est que

pour avoir un eifet 'nurnoristique.

18. Ti mi ti kyen na ti forget simie (Annexe 5) (Nous allions glaner des

arachides.) Ce n'est pas comme s'il manque un mot pour « glaner» en

dagara Le mot « yiri» est I'equivalent de ce qu'il traduit par

« forget ».Certains concepts qui n'existent pas dans la langue dagara mais

qui sont tellement populaires sont traduits litteralement en dagara. Cette

traduction generalement a un eifet humoristique et sert de jargon.

19. A ze zanpaga be bis? (Annexe 2) (Est-ce que la soupe pimentee n'est pas

prete? «Zisr» veut dire la soupe mais employe avec un adjectif (post
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modifiant) devient «ZE» alors que «zanpaga» est un adjectif qui veut

dire legere et pimentee. Chez les Dagara, Ie concept qui se rapproche ace

concept de «ZE zanpaga» est «ZE sora ». Quant un cuItivateur ou chef de

famiIIe aun groupe de personnes qui vient travailler dans son champ (dans

I'esprit de s'entre aide) il fait preparer deux categories de soupes : la soupe

alegumes et la soupe d'arachides (ZE sora)- generalement plus delicieuse.

Domaines Grammaticaux.

Marqueurs de temps

Quelquefois, il y a prolongation de la demiere syIlabe du mot de la

deuxieme languee ou addition d'une voyelle comme il existe dans la langue

dagara

20. U mi tuona changi i dung. (Annexe 5) (ll peut se transformer en animal.

«Changi », ICI est employe pour Ie verbe « change» au present de

l'indicatif. .

21. N recordina a yielu. (Annexe 4)

(J' ai enregistre la chanson.)

i':expression « recordina» (a enregistre) en fran~ais est derive du verbe

anglais « record', avec ajout de l'inflexion «na» qui indique Ie passe

compose.

22. N plantire, na a tim. (Annexe 1) (Je suis en train de planter les arbres)

Le mot « plantire» est derive du mot anglais «plant », (planter) en

fran~ais. Le suffixe « irE» permet d'exprimer I'action progressive.
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23. A girls wa na a7 (Annexe 4) (Est ce que les fiUes sont venues 7) Nous

avons remarque que quandle SN a la forme determinant plus Nom surtout ou Ie

determinant est I'article defini, don a un determinant, il est possible d'utiliser Ie

determinant en dagara-« A », (article defini) suivi du substantif en anglais. nn 'est

pas possible d'avoir, « The pogli wa na a 7 ». Cela semble confirmer notre

deuxieme.hypothese, asavoir, que Ie code-mixing n'est pas a1eatoire. n suit des

regles determinees.

24. N daa de ni dress kuu. (Annexe 2)

(L'autre jour je lui ai donne une robe.) En dagara, comme dans

plusieurs langues ghaneennes, on n'emploie pas un article indefini. Par

exemple on dit :

N na dan buo Ku u. (annexe 2) (Je veux acheter une chevre.)

N saa dan kurewur. (Annexe 9)

(Mon pere a achere une bicyclette.)

Ainsi certains locuteurs dagara emploient des substantifS anglais mais ces

substantifS suivent la structure dagara- sans article indefini

La Pluralisation

A teacheri na a saki tina. (Annexe 3) (Les professeurs voulaient nous

congedier de I'ecole.) Le mot« teacheri» est Ie pluriel du mot anglais «teacher »,

(professeur).

N mi na sel nijIoweri an yir (annexe 1) (Je vais planter des fleurs chez

moi aussi.) Le mot « floweri» (pluriel) est derive du mot anglais « flower»
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(fleur). L'une des methodes pour fonner Ie pluriel en dagara est l'addition de

l'inflexion «i» ou la transfonnation de la voyelle tenninale en « i ».

Par exemple, Kparu (chemise) -----Kpari (Chemises), (Annexe 8)

Tokora (fenetre) ------- Tokori (fenetres)

Bondira (nourriture) ------ Bondiri (nourritures)

_Melange dans Ie groupe nominal.

25. A motor fu na da a vicla (Annexe 9) (La moto que tu as achetee est jolie)

26. N de ni a letter wan (Annexe 8) (I'ai amene la lettre)

27. Be books be bebe i. (Annexe 9) (Leurs cahiers ne sont pas ill.) (Est-ce que

ta fiUe est partie?)

Au sein du groupe nominal, on remarque que Ie melange est au niveau de

detenninants- « A» (article defini), ou Ie genitif- N (mon) et « fu » (ton).

On n'entendrajamais :

28. A your pog;aa kyen a, mais plutot, "A fu daughter kyen na" (Annexe 8)

(Ta fiUe est partie)

Ou bien: A their gamE: be kabe i, mais plutot, "Their books be kabe i.

(Leurs cahiers ne sont pas hi.)

Cette constatation semble s'accorder avec notre deuxieme hypothese que

Ie code- mixing n'est pas aleatoire; qu'il respecte certaines regles.

29. Les salutations et les fonnules de politesse.,

I A Good morning (Annexe 2)

(Bonjour)
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B Morning, how?

(Bonjour comment ya va?)

II Excuse me aa nu be buole a Yuora? (Annexe 8)

~ardon qui est-ce qu'on appelle Yuora?)

m. Debor fu wa? You are welcome. (Annexe 3)

(Quand est-ce que tu es arrive? Tu es Ie bienvenu.)

Code-switching.

Nous remarquons parfois que Ies Iocuteurs dagara ont recours it, soit une

expression, soit toute une tranche d'information en anglais.

Code-mixing avec d'autres Iangues :

1. Avec des Iangues europeennese

Appart Ie code-mixing dagara/anglais nous reconnatssons aussi Ie

phenomime entre 1~ dagara et Ie franyais. Nous avons montre dans notre

introduction que Nandom, chef lieu des Dagara, partage des frontieres avec Ie

Burkina Faso et la Cote d'Ivoire; deux pays francophones .

.A fucheri wa na a? (Annexe 8)

(Ta cherie est venue?)

A masoeur mine yelke ti wa bio. (Annexe 8)

(Les Rev. Sreurs nous ont demande de venir demain),
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2. A\"rc d'autrts lanl/:lIts llfricainrsDlll/:ArA/Alum

NoIre recherche rCvcle aussi la forte presence dans la lanljUe parlee des

Dagara Ie melange du dngnrn nvec des langues africaines. La plupart du temps,

c'est I'Akan qui est « code mixe» nvec Ie dagarn. Nous 3vons rcmnrque que pour

les besoins de J'instruclion formelle, beaucoup de Oagam se deplacenl au sud du

pays, (au moins une personne dans chaque famille), oir se lrouvenl les grandes

ecoles. Ainsi ceu>: qui ne sont pas niles il I'ecole (surtoul les jeunes) vonl aux

grandcs \~lIes ainsi qu'aux zones forestieres nu sud pour chercher du Iravail

pendant la saison scche. Elant donne que la Janb'Ue ghaneenne la plus parlee au

sud est I'Akan, il en rCsulte que beaucoup de Dagara parlenll'Akan aussi.

-Mi pall /..)'io n nye a fu gan a. (Anne>:e 9)

(Pardon je peux voir ton livre ?)

- Ti ti in paafllo a ta (Annexe 9)

(Nous etions au nombre de trois manreuvrcs)

Dagara ISisala

Les Sisala sonl un groupe ethnique qui eslle plus proche des voisins des

Dagara En fait, en Upper West Region, )cs deux grandes families de )angues sonl

Ie dagara et /'isaal ; el les sisaJa elant les premiers ahabiter la partie nord-Quest

du Ghana Malheureusement, ce premier groupe reste toujours minoritaire.

E~demment ii, y avait au cours de I'histoire des guerres tribales pour la

possession de la terre. Ces deux ethnics, bien que tres differentes ont loujours

52



~r1II,I
i./
i I
I!
; i
! I
i I
'.'1'::

il
, I

!
I
j

I
: i

~ I
:I

J

il
· I

I

I
I,
:, ,

· j
'I j

· I· ,,

vecu ensemble. Peu elonnant donc que dans Ie parler de dagara on reconnalt un

melange avec la langue isaal.

A sino baara bii ? (Annexe 8)

(Est-ce que Ie dolo (biere locale) est fini ?)

N naaduo mine ni yaani we

(Bonjour mes amis)

« Metaphorical Switching»

Quelquefois on emploie loute une expression inseree dans un contexte qui

sert d'expression metalinguistique. Ces structures peuvent litre des interjections

ou des remplissants.

. -N libie za baara but thank God bule kang benbe n na nyog kuori.

(Tout mon argent est fini mais Dieu merci il y a une petite chevre que je peux

vendre.)

Oh, God oJNazareth, s buunu irs u. (annexe 7)

(Oh, Dieu d'Israel, qu'est-ce qui lui arrive?)

« but thank God» et, "Oh God ofIsrael" sont des cas de code-switching. En elles-

memes, les expressions n'ont pas d'importance semantique. Neanmoins, elles

renforcent la comprehension de I'information dans Ie contexte.

53



~
i I

H
,t.1

1/
ilt,
!I
,i
! j

j
, I

: j
I

:i
) !
, I

i
i
I
1
I
I
i

I
I I
, i

" !
I
I
j

, I

. i, ,
, i
, !

I
I

I
I

I I

II

Cas de code-switching.

Nous avons remarque qu'il y a parfois un changement complet du code.

I (annexe 3) -T. Doo aa na bE i good living Eyoo, a niE na viEI ti na wa pag taa

a yira Kyale is

(c'est

thatYOllr ride?

~a ta bagnole?)

-R. Anyway what abollt Stllff man. Shiffman I hear has jllst retllmed from

Gem/any.

(De toutes les fa~ons et Stuffinan. J'ai appris qu'il vient d' arriver

d' Allemagne.)

_T. Yaa Stuffman...

II (annexe 7) - C Except a Ie wa I baalu kang na nyog be a be bibiilu sanga

(Saufs'il a souffert une certaine maladie dans son enfance.)

A Mhepoliod

(Comme la poliomyelite.)

C We had a classmate in school. That glly was lame in the legs, bllt when

we

(Nous avons eu un camarade de c1asse. n etait estropie et

Reached Fom/ Three he left Xavier to go to Nandomsec. When he

completed F0171J

(Quand nous etions en troisieme annee Ii Xavier iI est aile Ii Nandomsec.

Apres Ie brevet).
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Five he left for Burkina Faso. Even when he came back, I remember when

we

(ll est parti au Burkina Faso. Meme quand il 6tait de retour, je me rappelle

qu'a

Were to do the French Orals for the A ' levels, he was nowhere to be found.

L'occasion de rOral du baccalaureat, il n'etaitpas la.)

Dans l'annexe L nous voyons que Roger tout d'un coup change carrement

Ie code du dagara en anglais et dans IT C, a un moment donne il abandonne la

langue dagara completement pour parler l'anglais.

La reduplication du verbe

Les locuteurs aussi redoublent Ie verne pour donner l'impression d'une

action repetee ou pour mettre I'emphase sur I'action du verbe. TIs empruntent un

mot anglais et I'oblige a s'adapter it cette structure dagara Cette tendance qui

n'est pas connue e•• la langue anglaise se voit dans certaines langues ghaneennes.

Kropp-Dakubu (2005) a bien remarque ce phenomene dans la langue dagara

1 ...eN zaa insulti insulti u na (annexe 2)

(Hier je I'ai insuite maintes fois.)

IT-U mhag ni a gan a drawi drawi pogli yang.

(ll a pris Ie cahier et il a dessine plusieurs images de fiUes.)

D'abord les de~ verbes utilises en I et IT sont des vernes a la base anglaise qui

ontsubi l'inflexion post-suffixale «i ». Ensuite il y a repetition du verne pour
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marquer I'idee de repetition dans Ie verbe. Kropp-Dakubu (2005) en etudiant Ja

grammaire de Ja langue dagara a remarque cet element inherent dans la langue.

Le cote phonetique

Le recours Ii J'anglais n'est pas seulement pour chercher des structures

grammaticales mais aussi pour des structures phonetiques.

30. Y-Der, Der, buoli aDer kum.

(Der, Der, appeUe-moi Der.)

En dagara, quand on interpeUe quelqu'un, il y a alJongement de la voyelle

finale du nom. Par exemple : KojoQ, At~ Lilee.

Mais si Ie mot se termine en consonne, il y a un rephonologisation de la

voyelle « i » :

Exemples- Deri, Partricki, Abrahami~

En dagara comme dans la majorite des langues africaines, la tendance est

d'ouvrirJes syllabes fermees par des voyelles supplementaires.

Quand Y appelle «Der, Der,» au lieu de «Deri, Deri,» la structure

phonetique qu'il emploie est bien en ang]ais et non pas en dagara

Le Verlan_ le« isi» switching (Annexe 2)

A Masi wasi tisi kyensi nyusi daasi

(Ie suis venu pour qu'on aille boire du dolo.)
,

B Kyensi kye/si mesi tiesipi/esi

(Va m'attendre sous I'arbre)
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Sans Ie suffixe « si» post-pose alL"< mots, Ie discours serait bon en

dagara Avec ce soi-disant switching, Ies locuteurs parlent dagara mais ajoutent

consciemment l'element « -si» pour donner l'impression qu'ils parlent une

langue entierement differente. Cette tendance a pour but d'exprimer

l'appartenance aun groupe social particulier et de dissimuler Ie plus souvent les

projets (caches) des Iocuteurs. Ces Iocuteurs qui sont generalement des jeunes,

parlent tres vite pour empecher d'autres personnes de decoder leur message.

C'est un peu comme dans Ie « Pig Latin» ; une langue secrete d'enfants ou une

voyelle, (sans valeur semantique) est ajoutee a chaque syllabe des mots anglais :

« Canay uyay unayderaystanday thisay ? ». lei la voyelle « ay» est ajoutee aux

syllabes. La phrase en anglais devrait lire ainsi « Can you understand this? » en

anglais, qui se traduit comme suit: «Vous pouvez comprendre ceci ? », d'apres

Spolsky (1998: 35).

ANALYSEDE~DONNEES

Nous proposons dans cette partie du chapitre d'analyser les donnees que

nous avons presentees plus haut. Cette analyse compte examiner les donnees sous

trois aspects: Ie niveau de I'education et l'inculturation, les relations inter-

sociales ainsi que les facteurs buts qui engendrent Ie melange de codes.

Niveau de I'education

Le niveau d'education formelle et d'inculturation dans la culture anglaise

determine dans une grande mesure l'emploi simultane des deux codes. La
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fniquence d'emploi de l'anglais detennine combien de fois les sujets melangent

les codes.

c. et A. (cf.Annexe 1), et T. et R. (Annexe 3), ont fait des etudes

supeneures a I'Universite, grace auxquelles ils travaillent dans la Fonction

Publique. Ainsi Ie dagara qu'ils parlent est tres souvent truffe de mots et phrases

anglaises, meme avec une forte tendance a altemer les langues. Des qu'ils se

trouvent avec des interlocuteurs bilingues, iI devient plus ou moins difficile de ne

pas recounr au code-mixing et code-switching (voir Annexe 1 et 4). Tony et

Roger (Annexe 3) sont tous les deux universitaires qui ont vecu et travaille

pendant tres longtemps au sud du Ghana ou ils parlent moins de dagara que

d'anglais. Avec un tel niveau d'inculturation, leur dagara est souvent marque de

code-switching (ils n 'hesitent pas aintroduire des tranches d'anglais).Meme dans

la compagnie des personnes ayant un niveau de scolarisation tres bas (Nuo et B 

Annexe 1), ils trouvent difficile de resister a I'appat de code-mixing et code

switching. Par ~lIeurs, ceux qui ne sont pas scolarises ainsi que ceux qui se

trouvent en bas de I'echelle educative font moins de melange dans leurs paroles

(Voir Nuo-Annexe 1 et Leib-Annexe ?). n faut souligner que Le-ib est l'un des

hommes traditionnalistes tres ages, chef du clan Dikpiele et « tengan sob»

(propnetaire de la terre aNandom).

Relations inter-sociales

L'une des constatations que nous avons faites c'est que I'emploi des

phenomenes de code- switching eI code-mixing rempli aune fonction sociale.
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Nous avons essaye, en selectionnant nos partenaires de la recherche,

d'avoir une gamme importante de representations en termes de relations entre les

locuteurs. Et cela n'est pas sans consequences sur Ie taux d'emploi des

phenomenes qui font objet de la presente recherche.

Relations entre coUegues

Dne interaction verbale entre coIIegues comme des gens du meme groupe

d'age ou des anciens camarades de cIasse, est beaucoup plus informeIIe qu'entre

des gens de groupes d'iige differents et donne lieu aun emploi en abondance du

melange et de l'aItemance de codes. Les interiocuteurs qui sont bilingues profitent

de leur relation farniliere pour parler natureIIement sans s'arreter pour refIechir

. aux codes. La conversation de T.et R. (Cr. Annexe 3) est une conversation entre

anciens camarades de classe bien instruits. Nous remarquons comment ils se

lancent irresistiblement dans I'emploi de I'anglais quand ils parlent dagara. DD

(Cf Annexe 6) Ie trouve difficile de ne pas recounr ades mots, ou meme ades

phrases en anglais quand il parle dagara avec Bro., Tina et E. qui sont aleur tour

bilingues, coIlegues et amis.

Proches de la meme famille

Le niveau d'inculturation determine Ie niveau de melange de codes. Nous

avons remarque que la proximite des Dagara aleurs viIles natales engendre moins

de melange que ceux qui habitent loin de leur foyer d'origine, et pour qui la

pratique de la langue matemeIle est reduite au minimum. Ainsi, A dans ['annexe
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I est capable de s'exprimer en dagara avec moins de code-switching et code-

mixing parce que la situation de communication est celie de membres de la meme

famille. Par contre, cette meme personne (A), designee D. dans I'Annexe 4,

emploie Ie code-switching et code-mixing dans son parler.

Avec quelqu'un d'une ethnie differente

Par convention, quand on s'adresse a un etranger ou quelqu'un qui ne

parle pas dagara on est oblige de garder une formalite dans sa parole; ainsi on

parle I'anglais _ langue officielle au Ghana. Dans notre annexe 4 B. et A. parlent

dagara (avec du code-mixing) mais quand ils veulent communiquer avec

I'employe de restaurant i1s parlent carrement anglais. C'est parce qu'ils n'ont pas

une relation familiale avec leur interlocuteur.

Le but de la communication:

Pour montrer que I'on a une connaissance de plusieurs langues

Des fois, Ie but d'introduire Ie melange n'est que pour montrer aux

interlocuteurs que I'on a beaucoup voyage et que I'on a une connaissance d'autres

c~ltures et langues. Les locuteurs domicilies aNandom et ses environs, et qui se

.deplacent au Burkina Faso ont une forte tendance ii introduire dans leur parole

quelques mots en fran~ais, en I'occurrence, « mon vieux », « du vin », « mon

pere ». (Voir D. annexe 4-A mhe na me Farsiile daa, a du vin.) Il n 'est pas rare

d'entendre 'des locuteurs dagara employer quelques mots qui proviennent

essentiellement d'autres varietes du dagara commun, (dagara du centre, et Ie
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dagara du sud). On entend souvent, ({ N dao », (dagara du sud) pour ({ N doo» (en

dagara commun). On entend aussi ({ N gere la» (dagara central) pour « N kyere

na» en dagara commun. Encore plus remarque est Ie code-switching et meme Ie

code-mixing dagaralakan. Ceux qui se deplacent au sud du pays, surtout les

illettres qui y vont pendant la saison seche pour chercher du travail de manceuvre,

pour montrer qu'ils ont une connaissance supplementaire, se voient penches

irresistiblement au melange avec l'akan. Des mots comme benba (homme),

abrantie (jellne hOn/me), dllanu (fa nourriture), nsa (fa boisson) et kosieda (fe

dimanche) ponctuent souvent leurs dagara

_Pour semer ('humour

La plupart du temps, l'emploi des phenomenes de code-mixing et code-

switching n'est que pour introduire de l'humour dans leurs paroles. Les membres

d'une communaute linguistique tres souvent estiment leur langue ou leur variete

comme la meiIleure. Les mots ou expressions introduits different de ce qui

existe en dagara au niveau phonologique et mOIphosyntaxique. Quand R.

(Annexe 3) dit, Nba, kang gaa /eye waana ..

« Kang gaa kye waana» (Ie reviendrai apres) est la variete centrale du

dagara Dans les environs de Nandom, on dirait plutOt « N kyen e wa ». n n'est

pas rare d'entendre une traduction litterale de quelques noms qui sont

typiquement dagara C'est Ie cas des noms tels que « Hand no go back» (La main,

ne va pas derriere) _ Annexe 5, Ie nom dagara est «Nuu be kole puor ». n y a

aussi « I say that» (Ie dis que), traduit fidelement en dagara pour, « Maa yel

61



, r
I

I

I

.ke ». L'emploi de la version anglaise pour designer ces personnes a un effet

humoristique, d'autant plus que ces deux personnalites habitent a Nandom (en

ville) et en plus sont des dolotieres tres reconnues.

Pour exprimer la solidarite

Certains locuteurs dagara, en parlant dagara, introduisent un mot ou une

phrase en anglais ou d'une autre langue pour exprimer la solidarite avec leurs

interlocuteurs, a savoir une solidarite entre des locuteurs qui ont une connaissance

commune d'une autre variete ou langue entierement dlfferente. Les locuteurs

dagara, surtout ceux qui sont revenus du sud du Ghana ou ils sont aIles chercher

du travail comme manreuvre ponctuent leurs paroles avec quelques mots akan.

(Voir Annexe 9). L'introduction de I'akan renforce la solidarite entre les

locuteurs.

Pour partage~un secret

Nous venons d'indiquer que I'un des buts du code-switching est

essentiellement d'exprimer la solidarite entre interlocuteurs. Au-dela de cette

fonction identitaire, certains locuteurs arrivent a partager des secrets avec les

membres du groupe avec lesquels ils ont la solidarite. Un simple recours a une

langue, autre que ce que I'on parle, a I'effet d'exclure d'autres locuteurs d'une

information. Dans I'Annexe 4, C., D. et B. s'entretenaient avec I'employe du

restaurant en anglais decident de changer Ie code pour parler dagara parce que ce

qu'ils veulent dire est une critique du service rendu au restaurant. Le Verlan que
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parlent souvent les jeunes (voir Annexe 2, entre 1. et K.) veut exclure ceux qui ne

font pas partie du groupe ferme et pour renforcer Ie lien entre leurs membres

L'enjeu de prestige ou le« bluff»

Nous remarquons qu'un certain nombre de nos partenaires de la recherche

ont recours au code-switching ou code-mixing simplement pour satisfaire Ii ce

besoin de prestige. Le recours Ii des elements provenant d'autres langues (I'Akan,

l'isaaI, et Ie franyais), n'indique pas seulement que Ie locuteur a une

connaissance du monde exterieur mais qu'il a une forte envie de piocher dans Ie

monde d'autrui.

L'enjeu d'ethnocentrisme

Des fois, Ie recours it des elements linguistiques provenant d'autres

langues a pour but de valoriser sa langue, tout en se moquant subtilement de ces

langues etrangeres-Ia. lci I'effet n'est pas comme dans Ie cas precedent, mais

renforce une certaine fierte que I'on veut rattacher Ii sa langue. Dans plusieurs

cultures les locuteurs ont des idees pejoratives Ii I'egard Ii leurs voisins. Les

Dagara, eux, depuis les jours de leurs premiers ancetres ont toujours moque de

leurs voisins Ie plus proches, les Sisaalas Alors quand Y (Annexe 8) introduit des

mots isaal quand il parle Ie but est loin d'etre exotique mais plutot ethnocentrique.

Les Dagara ont tendance des gens des gens d'autres ethnies dans des termes

pejoratifs teIIes que kpaktie(Ies gorriIIes) --Ies Akans, Lagme (ceux qui sont
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toujours ensemble) ------les Sisaala. n y a meme cette tendance de traiter tous

ceux qui ne sont pas Dagara de gens qui begaient« nibuli » (les begues)

. Synthese

Ainsi notre analyse a revele que nos partenaires de la recherche ont

recours au phenomene de code-switching et code-mixing pour des raisons

differentes. Ators que pour certains c'est pour satisfaire a un besoin social et

culturel d'autres sont plutot motives par la simple idee de semer I'humour ou Ie

«bluff».

Conclusion

Nous avons essaye dans ce chapitre de presenter un certain nombre de

situations qui nous permettent de voir les phenomenes de code-mixing et code-

switching. Les exemples abondent dans les annexes, pourtant nous ne pretendons

pas reiever t0l!tes les situations des deux phenomenes linguistiques. Mais la

question qui se pose c'est de savoir comment expliquer I'emploi du code-

switching et code-mixing dans les donnees que nous avons presentees? Dans Ie

chapitre suivant, nous allons tenter d'expliquer leur emploi.
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CHAPITRE QUATRE

DISCUSSION ET SYNTHESE DES DONNEES

INTRODUCTION

Dans Ie chapitre precedent, nous avons essaye de presenter et d'analyser Ie

corpus ayant les phenomenes qui nous interessent- les Code-switching et Code-

mixing dans Ie parler dagara. Apres une etude soigneuse de nos donnees, nous Ie

jugeons important de chercher a repondre a un certain nombre des questions: en

quoi consiste concretemimt la nature de la competence bilingue qui permet Ie

recours a ces phenomenes par nos partenaires de la recherche. Aussi, que

represente Ie repertoire du parler d'un Dagara? La question qui se pose

maintenant c'est, quelles en sont les retombees sur la langue dagara et ses

locuteurs ? Telles sont les questions qui nous ont preoccupe tout Ie longue de

notre recherche. Nous croyons que la discussion de ces elements permettra aux

usagers de la langue dagara, ainsi qu'a ceux qui s'interessent au developpement

de la langue dagara, de prendre des dispositives pour developper la langue

dagara Telle sera notre preoccupation dans Ie present chapitre.
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DISCUSSION

Le phenomene de code-switching et code-mixing, etant des elements qui

proviennent du contact des langues, nous Ie jugeons important de considerer Ie

systeme .psycholinguistique du bilingue dagara qui favorise Ie recours a une

deuxieme ou troisieme langue quand il parle dagara. La nature de la competence

bilingue !lSt un sujet qui est d'une importance capitale pour Ie psycholinguiste

comme .- pour Ie sociolinguiste. Nous nous sommes demande comment.
s'organisent les deux .Iangues (dagara et autres) dans Ie cerveau du bilingue

dagara Est-ce qu'il existe un processus unique permettant de passer du dagara it

une autre langue? Est-ce possible pour Ie bilingue dagara de tenir les deux

langues separees dans Ie cerveau comme Ie fait un enfant, ou est-ce que les deux

langues s'organisent dans un sew systeme soutenu par Ie meme mecanisme

neural. Notre recherche nous a montre qu'un bilingue est capable de recourir, soit

asa langue matemelle, soit aune langue seconde soit meme une troisieme langue

(code-switching ou code-mixing), quand la situation Ie demande. Ainsi A

(Annexe 1), parle un dagara avec moins de code-switching et code-mixing, mais

la meme personne (1'Annexe 6) parle dagara avec beaucoup de code-mixing et

code-switching. Ceci Mant, nous pouvons dire que les competences langagieres

chez Ie bilingue ne se developpent pas independamment mais ensemble. Depuis

les jours de Saussure, il est accepte qu'une langue s'explique selon Ie lien entre Ie

signe lingujstique et Ie referent-I'objet concret.

Dans notre Annexe 1, Monsieur A emploie Ie terme «yir ». Nous voulons

examiner les differentes representations de ce mot chez Ie bilingue dagara, mais
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IJYIR (dagara) ~

Tableau 4. (Adapte de Spolsl.)'. B. (1988. 121 ))

I - /yir!
< I

I

La conception de ( maison )} chez un bifingue.

Pour Ie bilinguisme Coordonne

~ r-\
\'lR

~

l~
q-

~ ~ ~

~ ~
Pour Ie bilinguisme compose

6 r-\
~

'\;;1 a--I
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Le tableau ci-dessus indique que chez Ie monolingue dagara, Ie concept

de yir renvoie Ii une seuJe image acoustique (yir). Pour Ie bilingue coordonne les

termes equivalents d'une langue Ii I'autre renvoient Ii des unites conceptueIIes

differentes. Ensuite Ie cerveau du bilingue compose dagara voit les elements

comme appartenant aux deux systemes linguistiques correspondant Ii une seuJe

representation cognitive. En d'autres termes, dans Ie premier cas, I'univers semio-

,culturel est unique; dans Ie deuxieme cas, il est double. L'acquisition precoce de

deux langues ausein d'un meme environnement pourrait conduire, semble-t-il,

plutot vers un bilinguisme compose a10rs qu'un apprentissage plus tardif de la

deuxieme langue, dans un contexte different, determinerait une organisation

semantique correspondant au bilinguisme coordonne.

Nous pouvons encore schematiser ces concepts ainsi avec Ie signe HOUSElYIR

(maison) :

"Tableau 5 (Adapte de Spolsky, 1998 :48)

Bilinguisme coordonne

Concept anglais « house» Concept dagara « yir»

Mot anglais « house» Mot dagara Yir

Bilinguisme compose

Concept mixte de «yir »

I
l

"

Mot anglais « house» IMot dagara « Yir »
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Nous sommes tentes de voir si en eifet ce recours Ii une autre langue met

necessairement en evidence une competence deficiente dans I'une ou les deux

langues. Nous croyons plutot que c'est une illustration d'un savoir prestigieux de

deux ou plusieurs langues. Lorsque B (Annexe 7), et D. (Annexe 6) emploient

respectivement les termes anglais, (U mi kaa na ir a beautiful girls.), et (Its just

like a tiim na zane a) ils n'emploient pas de terme equivalent en dagara. Aussi

quand D (Annexe 7) dit: A pog yela e doo uu « moi pas bouge », I'emploi de

I'expression en fran~ais n'indique pas une competence deficiente du dagara, mais

plutot evidence d'un savoir prestigieux.

Tableau 6 (Adapte d'Asilevi 2000 :66)

dagara

"

Dans une communaute linguistique essentiellemeht bilingue, voire meme

multilingue, telle que celie du dagara, Ie locuteur dispose d'un certain nombre de

choix de langues selon son interlocuteur et les facteurs extralinguistiques de la
"

situation de communication. Ces choix sont principalement: Ie dagara (Ll),

I'anglais (L2), et une langue mixte. La troisieme option donne lieu au code-
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switching. Nous allons essayer, a l'aide du tableau ci-dessus d'illustrer cette

assertion.

Choix de langue et code-switching chez un bilingue.

I
I,
i:,

I
i
i
jl
,-

I
!

Tableau 7. (Adapte de Grosjean, F. (1982»

de langue

Choix

Ll L2 Ll L2_

CS

NIB. CS---Code switching,

Avec CS

71
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Selon Ie tableau ci-dessus, un locuteur dagara qui est bilingue modifiera

son parler selon son interlocuteur. Le meme bilingue peut faire un choix de langue

pour parler, soit dagara soit anglais. npeut aussi decider de s'exprimer dans I'une

des langues (LI ou L2) it la base avec code-switching. Quand un bilingue dagara

se trouve avec un monolingue comme interlocuteur, il essaie de parler Ie dagara

sans code-switching ni code-mixing. Si son interlocuteur est un etranger ou

quelqu'un qui ne parle pas dagara il s'exprimera en anglais. Par ailleurs, si ce

meme bilingue se trouve avec un interlocuteur bilingue, il choisirait de parler, soit

dagara soit anglais comme langue de base avec beaucoup de difficultes pour ne

pas faire de code- switching. Le niveau de code-switching sera determine par la

competence bilingue de I'interlocuteur. D'abord, si Ie locuteur a eu beaucoup

d'instruction formelle avec un tres haut niveau d'acculturation dans la L2, il

preferera parler beaucoup plus la L2 avec du code-switching en Ll. La situation

contraire se manifeste quand Ie locuteur a eu moins d'instruction formelle ou a eu

un niveau de scolarisation un peu bas. Pareillement, Ie choix de langue depend

largement de Ia competence bilingue du locuteur. Cette pratique de deux langues

totalement differentes est Iouable. Elle remplit les memes fonctions que les

differents registres de langue chez un soi-disant monolingue. Cela explique

pourquoi dans nos Annexes 2, et 3, les locuteurs sont amenes irresistiblement Ii

employer beaucoup de code-mixing. TIs jouissent d'un nivean de scolarisation

eleve. En revanche, D. (Annexe 6) qui emploie dans son discours avec Bro., T., et.,

DA. se limite a son Ll (dagara) quand il discute avec Le-ib, chef du clan

« Dikpiele », et detenteur de la tradition dagara. Quand Ie locuteur a une mmtrise
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egale des deux langues, et presente des altemances egales en Ll et en L2, on parle

d'un bilinguisme equilibre.

Degre d'intentionnalite

L'une des questions qui relevent de notre recherche c'est si Ie locuteur

conscient de ce phenomene, ou, autrement dit, emploi est-il intentionnel ? Le

bilingue dagara a eu comme langue d'enseignement, l'anglais, langue officielle au

Ghana C'est donc dans cette langue qu'il acquiert Ie vocabuIaire technique

relatif a la science, Ia technologie et la modemite. Ainsi, c'est de maniere

spontanee qu'ils reemploient Ies mots anglais meme Iorsqu'ils parlent dagara.

Cela devient un reflexe. n apparait alors que l'usage de I'anglais de specialite

s'apparente aun comportement acquis interiorise, qu'jl ne reIeve plus guere d'une

attitude volontaire it visee intentionnelle. En ce sens, on se demande si Ies

locuteurs dagara sont conscients du caractere «etranger» de ces mots. L'emploi

du code-switching peut reIever d'un effort conscient. Pour Wardhaugh,

(1986 :1 00), « conversational code-switching» veut dire « the deliberate mixing

of two languages without an associated topic change}) (Ie melange de deux codes

sans un changement de sujet). Des fois, Ie switching est fait consciemment pour

remplir des fonctions sociales. Quand Ie but du code-switching est d'exprimer la

solidarite avec son interlocuteur ou d' exclure quelqu'un d'une autre groupe

sociale on peut considerer Ie phenomene comme intentionnel. Wardhaugh (op cit)

consider~'ce type de code-mixing comme « metaphorical code- switching» ayant

une dimension affective. « La redefinition de Ia situation de communication
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mkessite un changement du code- situation formelle a situation informelle,

situation officielle a situation personnelle, situation serieuse Ii situation

humoristique, situation de politesse asituation de solidarite. )} (Gumperz 1982).

Retombees du phenomene sur la langue dagara

L~ phenomene de code-switching et code-mixing, qui est issu du contact

des langues, est un phenomene universe!. Nous voulons done examiner les

implications du phenomene pour une langue telle que Ie dagara N'importe quel

etudiant en Sociolinguistique remarquera qu'au sujet de code-switching, il existe

des consequences Ii la fois positives et negatives sur la langue. L'attitude que I'on

adopt relativement au phenomene depend largement de son orientation- que l'on

soit puriste ou que l'on ait des tendances sociolinguistiques.

Consequences positives

Compensation d'un manque

Nous avons dit plus haut (cf chapitre 3) que l'une des raisons pour

laquelle les locuteurs ont recours au code-switching est pour combler des lacunes

dans la langue en question. La modernisation et I'avancement technique et

scientifique revelent Ie besoin urgent qu'il y a adevelopper beaucoup de langues

africaines, y compris, Ie dagara. Raison done pour laqurIle les locuteurs

bilingues dagara ont fort tendance Ii recourir aux termes anglais pour s'exprimer
.,

autour des sujets tels que; la politique, la science, Ie divertissement, les

professions, les sports, et beaucoup d'autres domaines. Dans l'Annexe 3, quand
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Tony emploie les mots dagara, chang; et saki, c'est parce qu'il ne connait pas

I' equivalent en dagara, « liebi » (changer) et « digber» (chasser) respeetivement.

Dans ce cas, Ie parler dagara est plein d'emprunts et d'interferences de I'anglais.

Selon I'Annexe 12, Yeboah (2006), dans son article, « Bureau ofLanguages must

do more »,semble expliquer Ie recours aux mots d'autres langues par ce manque

des mots equivalents en dagara Meme quand I'altemance resulte d'une

connaissance deficiente de la L1 (dagara), nous pouvons Ie voir comme une

occasion pour fuvoriser/fuciIiter un developpement de la langue.

Fonction sociate

Le phenomene de code-switching remplit aussi une fonction sociale.

Grace Ii ce phenomene, les locuteurs arrivent Ii se negocier des statuts sociaux. n

peut effectivement satisfuire, soit un besoin identitaire, soit un besoin de

differenciation. Les locuteurs pourraient, Ii travers Ie code-switching, eX"]Jrimer

une solidarite entre eux. C'est qu'ils sont conscients qu'ils ont quelque chose de

commun-Ia connaissance de deux ou plusieurs langues. Cela les rapproche I'un de

l'autre,.renfoIVant leur solidarite. Le recours au code-switching peut avancer une

idee de differenciation. Quand les jeunes, par exemple, decident de parler Ie

verlan en presence d'une troisieme personne, c'est pour dire qu'ils sont differents

de cette troisieme personne, et qu'ils sont capables de partager un secret Ii son

insu. Dans I'Annexe 2 Kofi et Joe ont recours au verIan pour ecarter d'autres

. personnes de ce qu'ils disent. Un enjeu sous-jacent au code-switching se situe

donc dans la perspective de relation Ii autrui. A cela s'ajoute un element socio-
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psychologique. Le prestige dont jouit I'anglais permet meme au dagara non-

lettre de ponctuer son parler avec quelques mots anglais (meme si ces mots ne

sont que des remplisants). Cela permet au locuteur dagara de se placer

(psychologiquement), dans une couche sociale plus elevee. En ce sens, Ie code-

switching assume en meme temps une fonction d'identification et de

differenciation. C'est d'une part, un moyen indirect de signifier it I'autre que I'on

vit une situation comparable it la sienne Oe bilingue), que I'on partage avec lui

certains traits socioculturels, que I'on reconnait ce trait identitaire commun et que

ron se considere comme I'un de ses pairs. D'autre part, Ie code-switching permet

Ii celui qui en use de se distinguer de son interlocuteur et d'affirmer sa difference.

Strategie communicationnelle

Le code-switching fonctionne aussi comme faculte rhetorique et

stylistique. Le phenomene sert comme moyen d'6viter des hesitations en parlant

une langue donnee. Dans ce cas, Ie locuteur dagara, au lieu de, marquer une pause

inquietante, a recours Ii des remplissants en anglais (This thing, I mean, what do

you call it), soit Ii I'equivalent du mot en anglais. Dans I'Annexe 5, quand B. a du

mal Ii se rappeler Ie mot « doliper» Oes petits arbres de dawadawa), il n 'hesite

pas adire « What do you call that place », avant de se Ie rappeler eventuellement.

Cette faculte des bilingues est analogue a celie des monolingues qui permet de

changer de registre stylistique. n existe aussi des signaux dont la force ilIocutoire

ne se m~ifeste que dans Ie texte d'oralite: les phatemes (ou interjections),

elements expressifs dont Ie role consiste Ii etablir, maintenir ou relancer Ie contact
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entre les protagonistes. (Oh my God! Good Gracious!). Dans I'Annexe 6, DA. dit

« Oh my God. Ebe na kyaara tuu kpikiki.». Ce sont par consequent, des

connecteurs specifiquement transphrastiques. Cette alternance langagi€he, il est

vrai, joue un role important mais elle n'a pas d'importance semantique. Gumperz

(1988 : 98), dans ses contributions al'etude de ce pMnomime, la decrit al'aide

d'exempl~s,« les functions conversationnelles» cornme les citations, la

specification du destinataire, les inteIjections, la reiteration, la modalisation du

message et les implications personnelles.

A des fins pedagogiques

L'emploi du code-switching peut avoir des consequences positives sur la

didactique de la langue dagara n yale bilinguisme additif, oir Ie second

apprentissage represente un benefice supplementaire pour l'apprenant SOllS la

forme d'un enrichissement cognitif, ce qui correspond ades situations oir les deux

langues sont valorisees par I'entourage. En effet, la competence en anglais, langue

officielle, pourrait aider les apprenants aassimiler des elements linguistiques du

dagara- elements phonetico -semantiques. NollS devons pourtant dire que la

bonne exploitation du code-switching en vue des benefices pedagogiques

dependra de la valeur reservee ala langue dagara chez les bilingues.

"
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Consequences negatives

n reste maintenant a considerer I'attitude de ceux qui sont opposes au

phenomene de code- switching et code-mixing -Ies puristes et defenseurs du

monolinguisme. TIs Ie considerent comme une langue hybride, et Ie caracterisent

dans des termes derisoires comme : « Franglais », Spanglais », et par extension

« Dagar~glais », (melange du dagara et I'anglais). Celui qui utilise beaucoup Ie

code-mixing est considere non seulement comme un paresseux ou quelqu'un ,qui

ne connait pas assez sa propre langue matemeIIe, mais un «semi lingual» ou

meme « non lingual ». De plus, les. soi-disant monolingues et puristes ne

considerent les bilingues que comme des traitres it la purete de leur propre langue

ainsi que la transmission de leurs valeurs linguistiques et traditionnelles.

Interference, emprunt et conffit Iinguistique

Si l'interference signifie des transferts d'eIements d'une langue a I'autre

aux niveaux x phonologique, grammatical, et lexical, il est possible de postuler

que ces elements jouent un role negatif sur la langue dagara L'interference au

niveau lexical se voit dans I'emploi d'un vocable de la L2, transformant sa forme

phonologique pour qu'il ressemble a un mot en L 1. TI est vrai que les termes

interference et emprunt ne sont pas exactement synonymiques au phenomene de

code-switching. Neanmoins I'emploi, soit conscient, soit incon8cient du code-

. switching " donne Iiim a une interiorisation des elements phonologique,

grammatical, et lexical, transferes de la L2. Dans Ie chapitre precedent, nous

avons essaye de montrer jusqu'a quel point Ie parler des Dagara a Nandom

78



I

I"

I

presente maints cas d'interferences, non seulement de I'anglais -langue officieIIe,

mais d'autres langues voisines. Cette situation est quand meme inquietante pour

les « puristes )} dagara parce que ce parler « hybride » devient de plus en plus ala

mode et conceme beaucoup de locuteurs aNandom, meme les locuteurs, jeunes

et adultes (Voir les annexes, surtout 2, 3, et 4).

.Consequences sur I'enseignement de la langue

L'un des soucis de ce phenomene de code-switching est sans doute les

consequences sur l'enseignement de la langue. Le bilinguisme soustractif se

traduit par une perte au niveau du developpement cognitif ou Ie contexte

devalorise la premiere langue apprise. Quelles consequences pour les jeunes

ecoliers qui n 'ont pas encore maitrise Ie dagara ? Les eleves dagara, surtout ceux

qui sont domicilies aNandom et ses environs acquierent plus facilement I'anglais.

L 'acquisition des structures de cette langue etrangere al'ecole se traduit des fois

par une perte des structures linguistiques en langue dagara C'est pourquoi nos

partenaires de la recherche qui ont eu quelque scolarisation ne peuvent pas eviter

la tentation de recounr ades structures en anglais. Cette constatation constitue

donc une source d'inquietude pour les enseignants en langue dagara Par ailleurs,

la situation inverse est valable. L'emploi du code-switching peut avoir des effets

negatifs sur l'apprentissage de la L2. Si la situation dans la classe de langue n'est

pas bie~, geree, Ie langage des apprenants (Ie dagara) sera marque par beaucoup

d'interferences- surtout au niveau prosodique et lexico-semantique. A ce moment,

au l'anglais assume toujours Ie statut d'une langue d'enseignement et
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d'administration, la connaissance insuffisante de I'anglais peut handicaper Ie

jeune apprenant dagara de Nandom. C'est ainsi que quelques linguistes dagara

reconnaissent Ie phenomene de code-switching et code-mixing comme etant des

phenomenes essentiels pour Ie developpement de la langue dagara.

Recapitulation

Jusqu'ici nous avons essaye dans ce chapitre d'analyser les consequences,

it la fois negatives et positives, que les phenomenes de code-switching et code-

mixing ont, et pourraient avoir sur la langue dagara ainsi que ses locuteurs.

Personne ne peut nier Ie cote benefique des deux phenomenes, et pour la langue

dagara et pour ses locuteurs. Les phenomimes, (it raison de la complementarite

qu'il introduit it la langue pour compenser les deficiences, soit du locuteur, soit

de la langue elle-meme), est important pour Ie developpement de la langue

dagara TIs fournissent aussi des moyens stylistiques et communicationnels pour

enrichir la langue, et presentent des opportunites methodologiques en didactique

des langues (dagara-Ll, et anglais, L2). Mais cela n'empeche pas de considerer Ie

phenomene comme un moyen pour compenser leurs incompetences en dagara

eet « enrichissement» de la langue dagara dans tous les aspects (prosodie, et

lexico- semantique) se voit aujourd'hui parmi les locuteurs de dagara. En outre,

la pratique de cette « troisieme langue» engendre non seulement une

transformation de la langue mais aussi une transformation culturelle. Dans notre
.,

conclusion, nous essayerons, en fonction de nos donnees, de faire des modestes

suggestions qui permettront aux usagers de dagara de tirer autant de benefices de
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la situation linguistique (Ie code-switching et code-mixing). Ensuite nous

essaierons d'encourager une redynamisation de I'apprentissage de la pratique et

du developpement du dagara (meme si ce dagara est un dagara qui a subi quelques

mutations)
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·CONCLUSION GENERALE

Notre preoccupation dans cette recherche a ete d'analyser Ie code-switching et Ie

code- mixing chez quelques fonctionnaires dagara dans la ville de Nandom. Ainsi

avons~ nous essaye, dans l'introduction, de definir Ie cadre de notre travail. Nous

avons essaye de preciser notre probleme cle, probleme qui nollS tient acreur, et

qui sOllS-tend ce travail. Nous n'avons pas oublie non plus de presenter nos

hypotheses, tout en justifiant notre choix du sujet ainsi que les objectifs de,notre

travail avant d'expliciter les demarches que nollS avons suivies dans Ie reste du

document. Ensuite, nous avons essaye dans notre premier chapitre de presenter

un cadre theorique ou conceptuel, nous permettant de montrer la discipline

.specifique alaquelle se rattache notre travail. Notre deuxieme chapitre cherchait a

devoiler notre strategie d'investigation: la collecte des donnees, l'endroit, les

partenaires, et les instruments d'observation. Cela nous a permis, dans Ie

troisieme chapitre, de presenter et d'analyser les donnees que nous avons

recueillies. C'est acette etape que nous avons essaye de valider nos hypotheses.

Comme pour tout travail scientifique, nous avons essaye dans notre quatrieme

chapitre de porter une r6flexion sur les donnees que nous avons recueillies. Ainsi

notre etude du sujet de code-switching et code-mixing nous a permis de proposer

quelques modestes solutions en guise de contribution au debat du probleme. Mais

avant d'arriver a ces solutions, nous Ie croyons propice de J:artager quelques

constatati9ns personnelles qui sous-tendront nos suggestions.
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OBSERVATIONS

Vers un enrichissement et une meilleure communication

II est important de reconnaitre que Ie dagara, comme n'importe quelle

langue d'ailleurs, n'est pas auto-suffisant. C'est grace aux phenomenes de code-

switching et code-mixing que les locuteurs arrivent a piocher dans la langue

anglaise pour compenser Ie manque dans leur langue matemelle. Cela indique un

enrichisement de la langue dagara. Que les phenomenes permettent a satisfaire a

des besoins communicationnnelles aussi est louable.

Vers un nationalisme au Ghana

Nous avons montre plus haut, (chapitre 3), que Ie phenomene de code-

switching et code-mixing dans Ie dagara de Nandom reflete non seulement une

a1temance dagara-anglais mais aussi entre les dagara et d'autres langues

ghaneennes : dagara-isaal, dagara-akan. A raison de migrations connues par les

Dagara, surtout au dix-neuvieme siecle, leur langue semble garder quelques

indices (bien que minimes), des langues des voisins qu'ils ont rencontres au cours

de leur trajet rnigratoire. Les ruees des jeunes de Nandom vers Ie sud du pays, soit

pour s'inscrire dans les grandes ecoles, soit pour trouver un travail de main-

d'reuvre occasionnent un contact entre Ie dagara et les langues du sud du pays.

Parler une langue, (meme si ce n'est que pour employer quel4ues mots d'une

langue), c'.est rapprocher Ie locuteur aux locuteurs natifs de cette langue-Ia. C'est

a-dire que Ie fait de parler Ie dagara avec du code-switching en d'autres langues

ghaneennes engendre une situation de co-operation, liguistique et culturelle, et un
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interet reciproque dans les differentes langues au Ghana. Cette co-operation et

entente mutuelle peuvent promouvoir une sorte de nationalisme au Ghana.

'Enjeu de Ia gIobalisation et I'interculturalite

Nous avons ilIustre plus haut que les langues ghaneennes, ne sont pas

vraiment ,en mesure de foumir it cent pour cent Ie lexique m\cessaire pour

designerles objets scientifiques et technologiques. En plus, Ie fait que I'aryglais

soit la langue officielle au Ghana fait que son influence sur la population

,ghaneenne, et particulierement la jeunesse scolarisee soit partout presente. Mais

la connaissance d'une langue est-elle sans effets sur la culture? Nous croyons

bien que non parce que ce partage de culture, qui est rendu possible grace it la

connaissance des langues etrangeres, avance l'idee de I'interculturel, idee qui

semble regir Ie monde aujourd'hui. La langue dagara ne peut pas etre une

exception de ces langues qui permettent I'interculturel. De nos jours, la

globalisation devient un mot de passe, rendant Ie monde metaphoriquement plus

petit. La comprehension et la cooperation mutuelles qui en resultent, sont des '

phenomenes qui eventuellement culmineront dans la paix mondiale, tant souhaitee

iLUjourd'hui. Ainsi aurions-nous souhaite qu'au-delil de I'influence de l'anglais, il

y ait du code-switching et code-mixing de la langue dagara avec d'autres langues

africaines comme europeennes.
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Code-switching et Code-mixing comme norme

Le phenomene de code-switching semble etre aujourd'hui la nonne et non

pas I'exception parce qu'a Nandom, beaucoup de gens ponctuent leur parler avec

du code-switching et code-mixing, principalement de I'anglais (voir les annexes).

Meme ceux qui ne sont pas scolarises s'eff'orcent de recourir a quelques mots

anglais, rpeme s'ils ne sont que des remplissants. Dans une situation pareille,

nous crayons que cela ne vaut pas la peine de chercher a lutter contre Ie

phenomene.

Dagara ou dagaare, la guerre de representativite

L'un des problemes qui a confronte les ressortissants de la partie nord-

ouest du Ghana est comment trouver un nom Ie plus representatif et Ie plus

consensuel pour designer la langue ainsi que les locuteurs dagara. Les Ashantis et

les Akwapims du sud du pays emploient des noms pejoratifu ntafo et mpepefo

(ceux qui viennent du nord), pour designer ces locuteurs. D'autres non locuteurs

dagarafdagaare preferent employer Ie tenne dagarti ou dagati, tennf'S qui

correspondent a la designation du pouvoir colonial. Mais ce qui est plus

malheureux c'est que les intellectuels de la region manquent un consensus sur la

variete a adopter. Goody (1956 :26) et Tuurey (1982 :33) insistent que les

locuteurs dagara sont aI'origine Lobi et ne doivent pas imposer leur variete sur

.les ressortissants de la region du nord-ouest du Ghana Del)' (1987) et Der

(1989 :7), eux, contestent cette idee. TIs dissocient les Dagara des Lobi et

cherchent afaire valoir leur variete (dagara) sur les autres. Certains inteIIeetuels
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dagara admettent que la categorisation ethnique et les classifications

anthropologiques des observateurs etrangers etaient des facteurs de division. Ces

observateurs etrangers n'ont eu qu'un interet de travers, et pas beaucoup fait dans

leurs travaux de rapprocher ces varietes qui ne sont que des sous groupes d'une

meme langue (Kuukure 1985: 26 et Bekye 1991: 95-96).Toutefois, il y a un

manque de consensus sur I'appeIlation de cette langue; dagara ou dagaare. Ce

manque de consensus Ie rend peu facile aetablir un consensus qui contribuera au

developpement et I'epanouissement du dagara.

Politique Iinguistique au Ghana

La politique linguistique au Ghana depuis I'epoque coloniale a ete celIe

qui met I'emphase sur I'anglais au detriment des langues locales_ Au cours des

annees, plusieurs reformes educatives ont ete mises en place pour essayer de

revaloriser les langues locales: Ie plan de developpement accelere de 1951, a

rendu obligatoires les langues locales comme moyens d'instruction dans les trois

premieres annees de I'ecole. Encore en 1987, Ie Programme des Reformes

Educatives a rendu obligatoire I'enseignement des langues locales jusqu'au

Senior Secondary School, et meme dans les ecoles normales. Malheureusement,

elles ont attire des debats houleux, culminant en une modification et meme en un

abandon de ces reformes. Une combinaison des problemes a1lant du manque de

volonte forte du gouvemement ades problemes d'ordre logistique et materiel a
-,

donne lieu a cet etat de choses. Aujourd'hui, vu que nous sommes encore loin

d'un consensus sur un lingua franca, une douzaine des langues ghaneennes ont
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atteint Ie statut des langues ecrites. A10rs les jeunes ecoliers dagara, il nous

semble, ne peuvent pas s'exprimer en dagara sans avoir recours au code-switching

et code-mixing. Nous esperons que la politique linguistique en cours qui essaie de

reconnaitre les langues telles que Ie dagara dans Ie cursus scolaire et d'autres

institutions publiques, non seulement permettra au petit Dagara de recourir tout Ie

temps au code-mixing avec une langue beaucoup plus prestigieuse quand il parle

dagara

Principes de la didactique de langues aujourd'hui

Les courants methodologiques de la didactique des langues aujourd'hui

s'ecartent de plus en plus des considerations puristes. De la methode directe et la

methode SGAV des annees 60 et 70, I'enseignement des Iangues est maintenant

oriente vers Ie fonctionnalisme. Le but de I'interaction verbale est pousse par des

considerations communicatives ainsi que fonctionnelles. Nous remarquons que de

plus en plus des professeurs ont recours acette « langue mixte »dans leurs cours.

Le phenomene de code-switching et code-mixing repond bien a ce besoin

communicatif et fonctionnel. Nous croyons que si Ie phenomene est bien mene

dans la cIasse de langue les ecoliers dagara developperont des competences

linguistiques. De toute fayon, Ies enseignants d'angIais ainsi· que de dagara

pourront avoir recours au code-switching et code-mixing pour faire mieux

comprendre certains elements des langues tels que Ies structures grarnmaticales et.,

Ies vocabulaires.
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Suggestions

Nous venons de foumir quelques observations relatives it la situation du

code-switching, une situation qui est non seulement pertinente au code-switching

dans Ie parler dagara, mais dans n'importe quelle langue dont les locuteurs sont

bilingues, voire multilingues. Nous ne pretendons pas avoir fait une etude

pleinement exhaustive du phenomene. Toutefois, en fonction de nos observations,

nous croyons etre en mesure de faire quelques propositions modestes en guise de
- ,

contribuer it une meiIIeure comprehension de I'etat de choses. Le domaine etant

tellement polemique, nous ne pretendons pas foumir des solutions toutes faites.

Vers une adaptation it Ia situation sur Ie terrain

Au cours de notre etude, nous sommes arrive it la constatation qu'une

langue est it la merci d'une variation non seulement diachronique mais aussi

synchronique. Le phenomfme de code-switching, qui est non seulement afa mode

aujourd'hui, est une manifestation de ce caractere synchronique de toute langue.

On ne peut pas ignorer la plenitude de la muitiplicite linguistique qui est ~e

verite non contestable aujourd'hui. Ceci etant, nous aimerions suggerer que I'on

essaie de s'adapter it la situation actuelle sur Ie terrain. L.a question qui doit nous

interesser it I'heure actuelle, c'est comment gerer cette situation plurilingue pour

en tirer Ie plus de benefice. Nous sommes pleinement convaincu qu'une mauvaise

gestion du p,henomene actuel du contact des langues peut engendrer toutes les

tendances telles que Ie fangage shift, et meme la mort d'un parler.
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La consequence de la lutte entre les varietes de dagara pour la dominance

epanouissement des varietes individuelles. II est souhaitable que les intellectuels

Vers l'adoption d'une variete commune de dagara

tout developpement etne fuit qu'opposer ces locuteurs et empeche

I
I
Ii

des difIerentes varietes du dagara se mettent d'accord sur l'adoption de l'une de

ces varietes qui permettra de voir une standardisation, et ultimement une pratique

plus freque!1te de ce standard-Iii. Le manque du consensus sur Ie developpement

d'une des varietes retarde Ie developpement du dagara.

RedefInition de la politique Iinguistique nationale

Nous pouvons suggerer que Ie gouvemement ghaneen reformule des

politiques educatives coherentes et ensuite assure leur application. Par exemple,

une politique vigoureuse peut etre lancee pour renforcer la formation en masse

des professeurs des langues locales. II faut aussi, de nouveau, considerer

I'introduction des langues locales comme matieres obligatoires dans les cursus

scolaires it tous les echelons de la structure educative au Ghana II est allssi

souhaitable de considerer I'etablissement des Academies Regionales des langues

po~r bien gerer la situation actuelle non seulement de ~a multitude de langues,

mais aussi de la plethore de varietes de ces langues. Ces Academies Regionales

peuvent etre aussi chargees de produire beaucoup de documents errits et audio-

visuels. Ainsj la langue dagara, comme routes les langues ghaneennes, beneficiera

d'un developpement assez accelere pour motiver les locuteurs dagara it parler

beaucoup plus leur langue, permettant aux jeunes de la maitriser. Nous devons
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preciser que nous ne suggerons pas une swplantation de l'anglOOs par les langues

locales dans Ie cursus scolOOre. Nous proposons une revalorisation des langues

ghaneennes tout en gardant l'anglOOs qui est pour nous non seulement une langue

vehiculOOre, mais une langue officielle et une langue intemationale.

Revalorisation des sessions de contes

Les sessions de contes (a la lumiere de la lune) permettOOent aux jeunes

dagara d'apprendre non seulement leurs valeurs culturelles, moos aussi les

structures fondamentales de la langue dagara. Malheureusement, il y a eu

aujourd'hui un « paradigme shift )} et les divertissements tels que Ie cinema, les

bals et les concerts, ont des attrOOts forts, rendant ces sessions de contes un

evenement de jadis. Nous suggerons aussi que ces sessions de contes soient

maintenant plus formelles a I'ecole, et non plus restreintes au niveau familial.

Nous pouvons aussi mettre en place des competitions qui chercheront a

recompenser ceux qui feront preuve d'une maItrise de contes dagara, voire de la

langue elle-meme.

D~autres pistes de Recherche

Nous avons essaye de montrer comment les tendances aujourd'hui,

tendent vers Ie metissage des langues et de la mondialisation. Ainsi voulons nous

considerer les phenomenes de code-switching et code-mixing comme un sine qua
,

non des phenomenes qui refJetent les tendances linguistiques actuelles dans Ie

monde. TIs n'indiquent pas necessOOrement un deperissement de la langue dagara,
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mais plutot un moyen de complementer, de developper et d'enrichir la langue. n

faudra done chercher atirer tous les avantages des phenom€mes de code-switching

et code-mixing avec toute conscience de sauvegarder la langue dagara, avec peu

de soucis sur la « purete » de cette langue. Apres tout, nous avons vu, selon notre

recherche que comrne indique notre deuxieme hypothese, les phenomenes ne sont

pas aleatoires. En plus, les locuteurs, grace aux phenomenes de code-switching et

code-mixing peuvent etablir une identite sociale par rapport a leurs

interlocuteurs. Nous ne pretendons pas avoir fait une etude exhaustive de ce

domaine linguistique relatif a la comrnunaute linguistique dans les environs de

Nandom. Ce que nous avons essaye de faire c'est de contribuer ala discussion en

cours. D'autres domaines de recherche proches a notre sujet, et qui pourraient

constituer des domaines de recherche au futur sont, la gestion de la situation

essentiellement plurilingue aNandom pour tirer les benefices des phenomenes de

code-mixing et code-switching, tout en assurant la valeur de la langue dagara.

Encore, que faire pour que la langue dagara prenne une place prestigieuse dans Ie

monde du vingt et unieme siecle ?
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(Conversation tenue aNandom entre des amis dans une buvette. Apal1 Nuo qui n'a pas

vraiment aile loin aI'ecole les autres sont aUes aI'ecole et parlent couramment I'anglais.)
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I Nuo

Alex

Nuo

Annexe 1

A ,wul ke e na de kyen a Johnyebe kpe aka togtog bee?

No. Fo yel ke fuonyo 0 naa U yang ni tie?

U yang ni tie. e Kye e na de liebe a Ie a e tuori be na a yien yien ka, a daa

Nuori be.

Alex

Nuo

Bro.

Nuo

II

Roger

i'
I
I,
I,

Chief

Roger

Chief

Alex

Chief

Olene anu?

Ole ne a Alisi.

A Alisi?

00

Non a Alisi a yaa a Alisi Kpen aka e leb yi,before na fo kpe . 0 kpe na

Wa ekye a mine kang be faa wa kpe a down below nyaa puoka, ole ni

Ol na tuona waar u wa yelke uu piggri nye a ti kyaa na be a ka bee te be Kyaa

bebe. Nuo kyen ti da pen wa kum ka

Doo !nine a bobe na? a die nab ee a liVing na?

Aaa ena mbe a die na tone a Be wan a die.

. Nye a Ie ana mi mbe ani ve u me tuo nyere nyelebulany

Uuu U "improve" na "upon" but he has not got it.

Thatis it

Alex "Yes"

Chief A naa tan sogo, gradually he will become something, but the, the western culture

which is far more developed o.k be wan a wa nyog a te culture nyog nyog.
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Mrs Tuuli - What time?

Mrs. Tuuli - Maa kyaana tEr tome N plantire na a tim n mina sEI ne flawarie

I'
1
i
I

Ii
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II
II
II
:1
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II
II
Ii
t
I

Ii

I
I
I
I,
I
I
•
!
i
!i

'I
I
I

II
I

Alex

Mrs. Tuuli

Chief -

Chief -

Bro.

Alex.

maal Eno.

BE sang na bEr WE

Ale bE na a a ti minE na mi be a pEri be a a yuona me wa baare a tie won tuo mi tEr

a ti bibiir wan bE mi wa nYE born nE na ere aka a.

Jjnot what is the point? I am not saying that n bibiir they should come and stay

penninently, e kukuuI Ewa decide EbE kyere na EbE te kpiErAmerica bii Germany

bee nyinE, bE zie na a be. EkyE a en fEm EbE bang kg a bE yir ni aka. Efuu mi paa

wa er zeenE za funa bobr Efu kpiEra, its lip to you.

- Doo when are yOIl leaving?

Tomorrow N dene a tape te ku a repairer uIE wa mhaal baare anna kya na kyen.

In the morning so maa wa wa ta a e na sogre u yele

ayu.

A yarcyErE na bE kyaa na ire a IE?

Uu this time, this time, I think a nibErE bE IE bobr EbE wul a bibile born u bang E.

AlE bma ate me na era a na mi na me yel kE a tim Ete en a karachiria

Bro. Fuu wa wa mie wa banga a

Alex. ,Tiim IEbE naa niE wa bang a saa kumnu gang a nim na be a yir a nYE aLE ib, n ter e

a a cassette maa IE u na yela ben a e zie, maa a yir dem yaga zie bE bE bang a IE u

na yela e EkyE n fEr e a za, bel be bang E they don't know.

Chief

Mrs Tuuli

Chief

Bro.

A bie na fu bang u na a?

Anu?

Maa bang k Esogre we.

Ny Ea nib e b Ena kyeni b Eza eky E...
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Alex.

Chief

Alex.

b a kyere na w a

Burani naa te no a ky a 01 a wa y er a a 0 dEna mi e goms t agr

o me nyuura bee?

Chief Hmm, a Burane bee?

Chief

Alex

o b a maa nyure, ende, sky a u me e na

Non a I a n.a n yere a a n kp Ena a ti kpE na ul a nu naa te e a nir

bllt u.. ·.

Chief Aa no?

Alex. Manager ba no a?

Chief Aha a manager?

Alex. Aa a manager, manager wa spark a ul s wa yel s uu spark na wa la si, but a ul a ul

a wa yelk s u na maale a yel a ul a na tuo na maal a yel no problem yel

Chief yel rnhaal a nu 01 ami wa spark a ul s mi wa spark a wa tasogo ny Ea nir za b s ar

kuuao me...

Bro. 0 me bang na gu a I a sigri

Alex. (Laughing)

Chief B a mi v cna u wa e te baare a b a yelku u s no a a la u u na yel n s tiim bs sag a

Nuo Ola wa tey are fo wa ny Ea nuor wa ti mhi sr s a kokor wa te yi re n ka fun bangk s

a u suur er na.

Chief A suur ira
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Alex. AI I: b I: yere a aana, na daa wa mhE, uu daa b I: sgr I: sky I: I: a puore na 0 paa daa

Chief

Alex.

Nuo

Chief

Alex.

Chief

C.

Chief

Alex

wasag.

Aaa 0 na daa b I: sagra a wa, b I:na sagne a I I: kuu bee?

Aaa se bl: y I:r a mhan taa WI:. A mhan taa 0 bang k I: aa aana nyin I: na a

kyere? Whether you like it or not born wa faa sang u sang na w 1:.

Aa 0 ll:b mhaa nyine na ana kyen?

B I: na sagna ku 0 bii? E ky I: ul I: nu mi bang k I: e al I: 0 me bobr u u e I: ny 1:.

He's doing that, its psychology.

Yaa its psychology. But its tme that aI I: wa e a y I:br puoa b 1:1 I: wa te ir a 01 b I:r, a

mhaa nl: bl: I I: ny I: nir e nir, b I: Ie kabe e

Ole no yire yeng

00 ul eno

But Sielo min e, Peter min e bel zaa dieng dem I eb e

Marcel kyi na but a mi wa tan sang kang u paa t er a u kyibe

Titol ne.

Nuo Kum a mancheri n tong ne sigaati
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Annexe 2

( Joe et son ami sont des anciens collegues de la meme promotion qui travaiIIe maintenant

dans la function pubIique.IIs se sont rencontres aNandom pendant Ie noel.)

Kofi M017ling
I'
I
I Joe M017ling, d:J:J a zie?!

Kofi D:J:J a zie nyag na yoo

Joe Chale me I would ron back

Kofi Anyway maasi wasi tissi kyensi nyusi dasi

I Joe Kyensi Kyensi mesi tisi pitesi
I'
I

Kofi 2aa paa n zaa n hot 0I,
I

Joe Why?

Kofi Fu ti Ekt a ti nibe na sagna fu e nir bee?

Nkpa kang zaa wa kpt pig mt yang

Early in the morning n koo money uu kyere ne Asibti uu te

in operation

Joe

Kofi

Joe

Kofi

Joe

Kofi

e nyin? a Nandom doctor bii?

Nandom Asibti? e Jirappa

But aanu ni e yelku u ta stg na 00 wtr?

e nursi kang nu uu kyen te pag

do ku 0 parasitamol e yel ku 0 00 kyhen te wtr

Anyway a fu zaa session u bee?

E bunu yaa? IJ Kul na wan bangi bee? Meanwhile n de ne eh

104



I i

i

I
I
\

I
I J0e

I
hofiI

I
I

Joe

I
hofiI

, i

I
I

711is thing, dress ko o.:nlirt)' 77muJGnd Cedis IJ zaa de lobne u zna ir D1t

ne.

?\faa me yeln kube n en broke. 0 be ler yclminga e.

Well,n Ie mane kr: uu in nim nn nn luo songa

Au zangpaga be bi e?

A Ie wa bi a bt wan we.
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Anne3:e 3

(Roger et Tony sont egalement des anciens amis qui travail dans Ia fonetion

publique Meera et Kumasi et qui se sOnt reneontre dans une buvette Ii

Nandom.)

Tony

Roger

Tony'

Roger

Tony

Roger

Tony

Roger

Tony

Roger

Tony
"

Roger

o Roger, 0 Roger

Tony, Tony 0 Chairman

o honourable alt ate kogru wt debor fo wa, you are

Welcome.

Kogru na, how is Kumasi?

Kumasi is jamming

I can see that, nyt a fo puor za na paa te stga

D:J:J aana bt I good living e yoo, anitna viete na wa pag

Taaayir a.

Chale is that your ride? lIt you are gone 00.

Anyway what about stuffman, stuffman I hear has just

retumedfrom Germany.

Yaa stuffman paa daart ne some wildBM kang foo

Stuffinan Dla yoo. It reminds me ofMr. Dery

Yaa Mr. Dery, Mr. Dery me te yeII~ ta te

Classi a stuffman yon no te I a gentleman

U be bang ke Stuffman n a controversial character t

You still remember that day tina ti s:Jgli do a town a Mr.
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Tony

Roger

Tony

Roger

Tony

Roger

Tony

Dery te nYJg te a?

Chafe a ule bibir nr: wc wcrc I/lcl-.y.

Aft bt te I a nibt na te ztlibBr a, a tcachcri naa sake te na

n titrt kt a IE puori na a te nibt dE changi

Stuffinan,1') wona E0 yel kE 00 bE IE waarE

Aa 00 yel kg 00 bE I EwaarE? I scc.

Doo BkyE a fo phonc na ende a ...

1') phone na a London 1') da

Too 1') doo kan gaa kYE waana
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Annexe 4

( Le lieu est un restaurant it Akosombo ou des members de famiDe et anciens

amis se rencontrent et discutent.)

Albert Aamyar bee ka Aawaar, what's that guy's

I
. I name from Fielmuo?. I
I
I Ben Aawaar, He is dead. The one they killed?
,

Albert Yes

They are from Fielmuo?

,1

Cle His father is an ex-serviceman

II Ben He isfrom Fielmuo:,
:I Albert He
i I
: I Cle He is an ex-serviceman. Aawaar ne Bennedict
II
f ~

Btl tltb ti matesI:
Ii
! Ben Ab, Aawaarte mantka fu relative nu wt

Albert It's the brother who was staying with my cousin
i

I Ben Eh so n te mantkt t fo relative no

I Aawaar, was he a barracks boy?,I
Cle Hei, apartfrom Guider there is no other drink?I
Albert There is no Guinness, no ABC no Club

Dan There is Guinness

Ben o.Kyou give me Guinness, 2 Guinness

Cle Bt kyene a club House te de a daa

Albert Alt na n yere a btbt bang a trade techniques e.

Nyt
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alt te e Nigeria n-d a daa wa baar a na a they will
. ,
! I
.i
:i

just go to the nearest bar to collect some promptly.! ,

i I

,I Dan These sellers should have been doing team work.
i;
Ii Albert. Te de a star mene puo bee?:I
)1

Put some Guinness and a star, How many?,.
~ j
i',i Cle Two"!1
I

r
Ben 1\yoi',

I' Albert N daa 11)' ne a new beer ne a bt n Jne 0 togtoge

II
I Dan I tried it sometime too but I did not really like it.I
I

Cle I don't know, but I had some funny feeling
I,

Dan A mbB na mB Farsiile daa a, a du vini
!I
I: Ben Uuu bt daa nB, its like waterI'
-I
I Dan Like in Benin,I,-
01
t!

Ii
Ben But Benin a bt ttTe flag

Dan Asforaj/aga, its all over, Maa wa kyen be aj/agI
I
I
I

nan me nyu.I

I
[I

Ben Yes this time b change na in Benin they have "LaI'
i

I
Beninoise

I Dan oh a "Labeninoise" a, its just water 0 0, its water.
I

"Pills" is alright, I drink that one.
t
I

Cle But in Togo they have very good beerI
II

Ben o 0 a "beer" ana tule naI

i
I

Dan A "deep freezer" taa be tone 0

I

I
I
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Dan

Fred

Dan

Fred

Dan

Hallow, how?

Find 00

So what happens, are you going this evening or they

don't hav.e any service?

No I can't make it

Well today is Sunday, and it's important that one of

liS goes there.

(Silence)

Dan
I
:1 Cle

lIII I

Dani·1
II
[I
,I,
"",II
I:
Ii
Ii
Ii,,
I

!

I'

Ti wulwule kang no. Yuona 0 d baaro a zanpe zie

EkyE doo buuno fo irE?

1] recordire ne a yielo
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Annexe5

(Le lieu est Somanya ,Ia famille Bedere est aUerentre visite ala famiDe Bavula.)

Bedere Amhma me a ti teng be fu na me ye a te yir duor a town a a

I
t . sago be do tiro kang ti ben a be. What do you call that place? Dolipar.

,II Lesang tin a tin a be secondary school mi I pole a . Sang kang te me wa,
I yin a town waar mbe 11 bee 12 0 'clock a

Ayuo Kyen nyin yaa?

I

I
I
I
i
I
I

Bedere

Ayuo

Bavula

Bedere

Ayuo

Bedere

Bavula

Ayuo

Nibmaa

A town o. A handno go back yir.

Telbono?

Aa kyolu bena e?

Te be a town yere a "is and was". Te na me te yere a Ie a a tie

Taabe na be kyen a school a paa me te kpe be paa. Be paa me te

Admirire te ne yaga za

Ne taa me te kyen te bobr pogle bee. Ne mbaale ire yoo a

AIDS baalu tan aka yoo.

That time ti be ti be ti bang pOgli bob sere .Te te n naamhin

Bibiir, a faralee?

Te me te kyen a tejorget ground nuts.

(On the phone)

AlIo, let me talk to Emelia.

Nyen n saakom kang te n nakpaane. Fo bangniea nakpaane.,

o la, 0 bangno a yele. U mo tuona kyere, a kang wa palwa a

Ie a ulewa pal waa 0 me nyogna na. Fo bang ke a nakpaane a
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Bavula

NibE'J1aa

Ayuo

be me me be na. 0 me tuona changi I dung.

Yes alena we

Ume ten makyesi, u na sen a be whob, ule wa baar a u me

Wa na wa kpe a diem te de a bokyi kpe ne wong ne kuo so,

E sogle, e yelku a pogbe e nisaale za wa wa a ...

Let me talk to Emelia (Silence). Ahaa, Emelia, Buuna ne

ire? A saab na ne mone bee? Bunu zier na ne dugr? O.k,. A

Jason ir na a? U din a bunberee? Kon kpier 0 na yoa,

Birnhaara za u be de bundiri e. Ku u bundiri u di. A Junior

kane na a? Ti waara. Spoons a rnhin a bebe? Yoa bye bye.
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:I Annexe6

( Der et sa Camille visite leur cousin, Bro.. it Bo. La conversation est spontannee.)

II
I,
I.

Ii
I
I
1

Bro.

Tina

Der

Bro.

Der

Tina

A Yubge Kokor be kokor fo na na tu 0 zani mole Ieiao.

A kokeli tere buure buure

A Ie na ti zsne "variation". How languages differ or relate mE a

Dagara na ter pee pee a Ie me ne a yugbe kokor. A aaT\a taabe na a

Lucio zane. Ale na e me zane. Sociolinguistics ne a Ie.

Mhe a yero a Ie fo na duore bee sigre a fo voice a. MhE mhamha

NyE fuu wa yelke mhamha e a kokor u sig pile. Ul n mhE fo na

Mhamha daa a e fuu wa yelke mhamha,a kokor do sa zu a a

Wula ke fo mba sirnie.

That's it. That's it. So that ifsome one is learning dagara u na

Tuona yelke uu mhamha daa.

Asfar as he is concerned he is right.

Der BlIt like those ofliS who are natives, tin a lana Fu nyenao.

Bro Tiim na bang ke 00 maale mistake.

Der It's jllst like a tiim na zane a Eng/ish ne a French a These two are

not ollr mother tonglles. So when it comes to rightpronllnciation funa nyE

Na a native speakers na banke te be puo be puo e. It's jllst like

Santi dOD na zani dagara yero a. 0 na yere ne fiund but still foo

Kyelia fo na bangke problem benbe. Mhe a waara, n waara
,

Diana e 0 paa pien na .
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Bra

( rire)

A faara Rornaia dagara blllae ? a faara Rornaia no rno yel a la, a fo

Nye a Nandorna paa rno to ga.

We 0 te war a kpa a glitter puo wa

Aano?

Nir kang car no.

Zanzana 110 ula ba te I zanzanaa.

Zanzana no . H e is a learner.

He has a problem with his gears.

Ula straigten a Steer a a barn a 0 na wanfast, but he can't do that,

He is a learner.

Der He is afraid.

Bro. Dagara? Nandorna dagara, billa tub na bar a fo ko bang ka ba tub

na e. A doo na yelka ,doo mimir flo sob no yelka 00 bang niodagara,

e nir ku tuou tu ni dagara a mhinmhina ba e 00 ? a ba yelka te dagara

paa na 0 na tuo zane te bang piiri ? a nya a ba na tuona too kpiki ki ki

00 ko bang a born ira na e.

(Rire)

Diana Oh my God. E ba na kyaara too kpikiki, aka ula no ba to ala yoo,

00 ba bang ka born ina e.

Tina Aa mha 00 bobr ka 00 challengi WE.
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Annel'e 7

(Des amis se rencontrent pendant une funeraille et menent une conversation autours de leurs

enfances.)

A

I BI
I; A

B

C

I
I B

A

"l makom na ze a naa fo banka a I makom no n ko Ie?

Fo makom nu we? La foo n lucky wa?

Eh n makom in Kusiele an pog me I kusiele pogyaa

Ala mha laa fe milkom da no.

A kusiele pogyaar nongne a dikpiala yir yoo. Nyi; a Gamuo yira,

Just look

Ni mi nyi; na te I beautiful zuo.

Maa wa kula n na te yela ko a I brothers a tin a decree na a kusiele

pogyaa bala kule a dikpiala yire.

C Doo sa fo change a fu mind, othenvisebfJla kone na

B N gba na stopi ba na.

C Actually mhi; fuu kaa a te yir a ba ba ta tagre.

( Silence)

A Niba ba mini; paa infact,bie kang na be a te work side be a, ula ba

wa bobr uu wa a tome a u me yela 00 n sick.

:a Dab nub ee pog no?

A DfJlb no, polbile, and somehow a I na mhi;, a kya a ul dem dena. S"

ula wa yela la a ba ba waar 0 yire. E a tiim na I a yelminga dema

meanwhile fo na wa yelne a yelminga a ba yelka a no.
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B

D

A

D

c

The same thing na happena a te tome zie. Kang mi ira mbaa a ziri a

ga three days, four days.

A pog yela a a doo uu " moi pas bouge »

Anoyaa ?

A doo na nyuur a daa a no n yere.

Aaa u me yelka uu bobr ne a pogli bana. Doo nyangna boo 0 tuo

i ba?

D A mbs na mbs gbar kang te za na te lang kyen Sikuul a. 0 kaa na

II
I

A

c

A

B

A

c

A

c

ir a beautiful girls a la a yelka 00 senma laba.

mbs na ms kang me na be ate zie a A gbaa za kpi na a 00 tar

Pog ne bibiir. E kya a doo na a 0 n very wicket.

A niba bal na taaba a lambinmhina ba me me I mo?

(Rire)

Uu ala a n unrelated. Biologically, a gbaa ne a be logr n

Unrelated. Ala wa I ba dog 0 na 0 i naturally impotent a ala

Na. Ala ba wa e Ia a,oo, power. (Rire)

Ba me me dog ne a babibiir a ba I a Ia bee

UOo, nonnal. A be bibiir me n normal.

Except a Ia wa i baalu kang na nyog ba a ba bibiiIu sangfa

alana.

Mhepolio a

We had a classmate in school. That guy was lame in the legs,

But when we reached Fonn three he left Xavier to go to

116



,i I

D

c

B

A

Nandomscc. Whcn hc complctcd FornI Fivc hc lcftfor Burkina.

EI'cn whcn hc camc back, I rcmcmbcr whcn wcrc to do thc

A' Lcvel Frcnch Orals, hc was nowhcrc to bcfound.

So hc did not do thc Orals? Oh God ofIsrael. E: buunu irE: o?

By thc time hc camc it was all ovcr. I don't knOll' ifhc did it latcr

Or not. But shortly aftcr that he disappcaredfrom Nandom.

17ICse pcoplc!

Kang na be a ti zie a ,n wona uoo me zorn ne moto E: mhE: ball. A IE:

bE: I a govcrnment policy nafavourt a a a a a teml WE:. A bE: e

gcnder balance &, E: E: bE: me yelkE: buno? Disability. AlE: bE: te e IE:

boo no so bE: diE:r a bE:lla taabE: tome? SE: te eliminate a bE:lla taabE:
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Annexe 8

rencontre d'autres personne qui sont venus boire du dolo.)

LUn dimanche aNandom et I'endroit est une buvette de dolo. Heyuo et son ami Kukura

I
1

F

r
I

I
I I

I

Beyuo

Yuora

Beyuo

Yuora

Beyuo

Yuora

Kukura

Beyuo

Kukura

Yuora

Kukura

Escuse me aano bs buols a Yuora?

Maano de a Yuora

A fu daughter Kyena a?

000.

s kys a fu cheri wan a a?

U bs wa SSrB. A maa soellr minE yelks ti wa bio. N de ne a letter

Wan.

A Is n dao mine neyaani ws.

Fu ganairi?

Ne me gana irii ? A sino baara bee?

( Rire) Sino ben be. Ne vE n wa. E Kys a ne kpari ana visla yoo.

Te kpare ana yib zie zaana
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Annexe 9

{A Kumasi deux professeurs dagara se rencontrent it. ('ecole et discutent.)

A Me pao kyio Fo nye ne a fo game?

B N nyE ana skys a bs books bs bebe e? N tisrs ks bs yiiri ana bsr a

Yir.

A NYE a moto fo na da a visla yoo.

B N na te i bibile an saa te dan kurewur kum als e me da a moto.

I
I
II
I,

A

B

Fo mo na yoo. A kumasi mysn myimyin?

Doo a bs e dieno s. Te te in paafuo ata
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Yi

Der Fu bang ni a nibe bel na de ni a dgara a nign a?

Le-ib A puo a, a puo a,a ti saakom kura your nu I na buoli

Yoo.

Der 000.

Le-ib Eee YelkawuIme, Kundebaal, ule dog Zenuo, a Zenuo

Dog Nobile e Nobile dog Denyuusaakom, e dog Nyire

Ni Naagyie e Ie dog Daga.,

Der Ekye buunu rni I a be ku tuo zin a zi been e mi kyere tole

Le-ib Zenuo in nakpaane , mi be a muo , kure a nene, bang a kuoru

Zie kuore.
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Der E a bekuone?

Le-ib Bebekone I we. Bebekone lebe.

Der

L-ib

Der

Le-ib

O.K buunu so be buole ti a dagaraa!

Dagara be na mi yelke dagara a, tiim in dagara. E kye Lobr mi

Benbe. Tiiim be I lobr e. Lobr yeru a fu ku bang wa a i. Tiim

In dagara.

E k:ye be na buole ti a Dikpiele a , myinmyin aa wa ta be buole

Ti a Dikpiele?

Tiim na zi a, ti k:-pieri dieu. A be yi a wiw waar, e be ku adieu

Dem. E be ku a zage, be ben zag puo. E be ku a banbagle, be

Mi na bagli wa a.
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