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BEMERKUNGEN ZU DEN SPRACHFUNKTIONEN UND 

ANGLIZISMEN IN DER WERBESPRACHE / REMARKS ON THE 

FUNCTIONS OF LANGUAGE AND THE ANGLICISMS IN 

ADVERTISING / REMARCI ASUPRA FUNCŝIILOR LIMBAJULUI ķI 

ANGLICISMELOR DIN MESAJUL PUBLICITAR 1 

 

 
Zusammenfassung: Folgender Bericht stellt die Beeinflussung der Anglizismen 

auf die Sprachfunktionen in der Werbung dar. Dazu werden die Anglizismen hinsichtlich 

ihrer Rolle in der Werbesprache herausgestellt. Die Studie zeigt eine hªufige Verwendung 

von fachsprachlichen und gemeinsprachlichen Anglizismen in dem Nachrichtenmagazin 

Der Spiegel. Die groÇe Bedeutung der Anglizismen f¿r die kontaktherstellende Funktion 

der Schlagzeilen in der Werbung ergibt sich aus unseren Beispielen und zeigt das hohe 

Potenzial, Aufmerksamkeit zu erregen. 

Schl¿sselwºrter: Anglizismen, Sprachfunktionen, Entlehnung, 

Werbekommunikation. 

 

Abstract: The present study has the aim of providing a clear image on the way the 

anglicisms are influencing on the language functions in advertising. Thus, the anglicisms 

are presented focusing particularly on their role of contact keeping with the advertising 

message. This study illustrates an important use of specialized and ordinary anglicisms in 

the news magazine Der Spiegel. Important to note is the fact that the anglicisms in our 

examples are working for reinforcing the phatic function of the approached messages and 

highlight their great potential to draw attention to the message. 

Key-words: anglicisms, functions of language, borrowing, advertising 

communication. 

 

1. Vorbemerkung 

Anglizismen sind heute nicht mehr wegzudenken. Die Beitrªge zu dieser Thematik 

weisen auf eine hohe Verwendungsfrequenz von Anglizismen in der Werbesprache 

hin. Die Arbeiten von Elke Donalies  (2001, 2002) sind nur ein Beispiel f¿r solche 

Untersuchungen. Die Werbung prªsentiert sich als umfangreicher 

Untersuchungsgegenstand f¿r die englischen Einfl¿sse und zielt darauf ab, das 

Kaufverhalten zu beeinflussen. Aufgabe der Werbesprache ist es, den Empfªnger 

tatsªchlich zum Kauf zu bewegen. Deshalb hat sie eine appellative Funktion, denn 

sie ist auf die Persuasion (Adam/Bonhomme, 1997) ausgerichtet. Dieser Prozess ist 

ganz komplex und diesem Prozess dienen verschiedene, darunter auch lexikalische 

Strategien.  

Die Werbebotschaft zielt auf den Empfªnger ab. Dieser muss emotional beeinflusst 

werden und die Persuasionsstrategien haben zum Ziel die affektive Beeinflussung 

des Empfªngers, denn seine Handlung ist gef¿hlsbasiert. Deswegen setzt die 

Werbung die Sprache und die Bilder als Persuasionsinstrumente ein. Der Sender 

auch spielt eine ganz wichtige Rolle im Persuasionsprozess, weil die 

Werbebotschaft ein Produkt des Senders ist und dieser bem¿ht sich, die Botschaft 

mit Hilfe der Sprache und der Bilder effizient zu machen. Um das zu erreichen, 

bedienen sich die Sender oft Wºrter aus anderen Sprachen : ñSprecher verbinden 

                                                                 
1 Silvia Boncescu, Piteĸti-Universitªt, sylviedobrin@yahoo.com 
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mit den von ihnen gewªhlten Wºrtern immer eine Funktion. Es gibt daher keine 

¿berfl¿ssigen Wºrter. Aus diesem Grund bleibt ein reines Ersetzen von 

Anglizismen durch einheimische Wºrter hªufig unbefriedigend.ò (Schulz, 2005 : 

67). Ihre Verwendung kann, wie zu zeigen sein wird, kommunikative Vorteile mit 

sich bringen. Eine Differenzierung ist auch in der Beurteilung der 

Fremdwortproblematik notwendig. 

 

2. Materialien und Methodik  

Zweck des vorliegenden Artikels ist es, die englische Sprachbeeinflussung auf die 

Werbesprache aufzuzeigen, besonders die Sprachfunktionen in der Werbung und 

deren Beziehung zu den darin verwendeten Anglizismen. Welche Rolle spielen die 

Anglizismen zum Ausdruck dieser Funktionen ? Dabei dient das Modell verbaler 

Kommunikation von Roman Jakobson (1963) als Beschreibungsbeispiel, um diese 

Rolle des Fremdwortgebrauchs aufzudecken. 

Zur Darstellung unserer Untersuchung haben wir einige Beispiele aus der 

deutschen Zeitschrift Der Spiegel (von 2001 bis 2015) verwendet. Die Auswahl in 

der Zeitschrift fand nach dem Zufallsverfahren statt.  

Unter Anglizismus wird eine Entlehnung aus dem amerikanischen Englisch, dem 

britischen Englisch und anderen englischen Sprachbereichen wie zum Beispiel 

Kanada oder Australien usw. verstanden. Anglizismus wird als ñOberbegriff f¿r 

alle Varietªten der englischen Sprache aufgefasst. Ein Anglizismus ist ein 

deutsches Sprachzeichen unabhªngig davon, ob er eine im englischen 

Sprachgebrauch ¿bliche Bedeutung wiedergibt oder nicht.ò (Busse, 2000 : 134). 

Unter dem Begriff Anglizismus kann man zwei Typen unterscheiden : 

1) Konventionalisierte Anglizismen, die als allgemein bekannt vorausgesetzt 

werden, z. B. Computer, Jeans, Manager usw. Man kann behaupten, sie 

sind fast keine Fremdwºrter mehr, denn die betreffenden Wºrter sind von 

der Sprachgemeinschaft voll akzeptiert. 

2) Anglizismen, die im Konventionalisierungsprozess sind, sind durch 

verschiedene Restriktionen ihres Gebrauchs gekennzeichnet, zum Beispiel 

im Hinblick auf ihre Zugehºrigkeit zu bestimmten Fachsprachen 

(Megapixel-Chip,Spend management). Obwohl sie vielen Deutschen fremd 

vorkommen, werden sie in der Werbung hªufig verwendet. Einige dieser 

Wºrter werden mit der Zeit konventionelle Wºrter. Manche aber 

verschwinden aus dem Sprachgebrauch. 

Die Werbung benutzt Anglizismen, denn sie ist eine besondere Art schriftlicher 

Kommunikation, die auf einen Sprechakt beruht, dessen Zweck es ist, ñ¿ber das 

N¿tzliche zu beratenò1. Es geht um eine Kommunikationsform, die auf einen 

Empfªnger zielt, der sie nicht erwartet, und der nicht immer dazu fertig ist, sie zu 

bekommen. Dieser Empfªnger muss eigentlich davon ¿berzeugt werden, dass er 

auf die vorgeschlagene Botschaft achten soll. Das Ziel ist selbstverstªndlich ein 

Kaufsverhalten beim potenziellen Empfªnger-Verbraucher.  

Wichtig daf¿r ist die Komplizenschaftsbeziehung zu dem Empfªnger, was das 

Produkt betrifft. Diese Beziehung ist wichtiger als das Produkt und die Persuasion 

                                                                 
1 ñ... conseiller ce qui est utileò, in Adam, J.-P./ Bonhomme, M., 1997, S. 90. 
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ist wichtiger als die Argumentation. Die Werbung ñzielt auf das Individuum in 

seinem eigenen Traumò1. Dazu wird eine Verf¿hrungsstrategie verwendet, denn 

der Empfªnger muss davon ¿berzeugt werden, die vorgeschlagene Botschaft zu 

lesen. Diese kommunikative Struktur, die Kontakt mit dem Empfªnger 

aufzunehmen versucht, hat eine konative Funktion. Es gibt demzufolge eine echte 

Symbiose zwischen der Werbebotschaft und dem Empfªnger.  

Die von der sendenden Seite verwendeten Anglizismen sind wichtige Faktoren, die 

f¿r die persuasive Wirkung einer Botschaft mitspielen. Die Tatsache, ob ein 

potenzieller Empfªnger kauft oder nicht, kann ¿ber den Erfolg oder den Misserfolg 

der Persuasion entscheiden. Deshalb versucht die Werbung, sich dem Empfªnger 

anzupassen, der nicht mehr passiv reagieren soll. 

 

3. Funktionen der Werbebotschaft und Anglizismen 
Zahlreiche Modelle wurden in der Linguistik entwickelt, die die Funktionen 

verbaler Kommunikation beschreiben. Ein besonders bekannntes Modell ist das 

Modell von Roman Jakobson (1963). Ein Sender (Produzent) ¿bermittelt einem 

Empfªnger (Rezipient) Informationen, die von einem Gegenstand oder Sachverhalt 

handelt : dem Referenzobjekt. Diese Informationen m¿ssen (durch die Sprache) 

codiert werden, um ¿bermittelt werden zu kºnnen. Damit diese codierten 

Informationen ¿bermittelt werden kºnnen, muss ein Kontaktmedium zur 

Verf¿gung stehen. Dem Kontaktmedium entspricht der Kanal. 

Die folgenden sechs Faktoren spielen alle eine wichtige Rolle : der Sender, der 

Empfªnger, der Kanal, die Botschaft, der Kontext und der Code, den beide 

Teilnehmer beherrschen m¿ssen. Demzufolge verwendet die Werbebotschaft alle 

sechs Sprachfunktionen, aber ihre Hierachisierung folgt unterschiedlich. 

Nat¿rlich sind in der Werbekommunikation mehrere Funktionen bedeutsam, aber 

einige Funktionen lassen sich als dominant zuordnen. Unsere Beispiele geben das 

weiter an. Bei einer Kommunikationssituation wie die Werbebotschaft sind alle 

sechs Funktionen vorhanden, aber nur eine von ihnen wird als dominant angesehen. 

So steht die appellative Funktion bei der Werbung im Vordergrund. Die Botschaft 

lªsst sich aber nur dann verstehen, wenn alle Funktionen erfasst werden. 

 

3.1. Die konative oder appellative Funktion 

Dank dieser Funktion kann die Botschaft an den Empfªnger eine Aufforderung 

senden. Das Zeichen richtet sich an den Empfªnger und wirkt als Auslºsung. Es 

soll den Empfªnger zu etwas auffordern. In der Werbung verwendet man die 

ñprimªren performativen Verbenò2, das sind die Infinitiv- und Imperativstrukturen, 

ñexplizit durch den Verb-Modus, aber zweideutig auf der pragmatischen Ebeneò3. 

Diese sind Aufforderungsstrategien in der Werbung. In der Form des an den 

                                                                 
1 ñ... vise lôindividu dans son r°ve personnelò, in Baudrillard, J., 1968, S. 204. 
2  ñ éon identifie soit un performatif primaire, du type ç partez è, sans autre indication 

litt®rale que lôimp®ratif ambigu (pri¯re, conseil, ordre), soit un performatif explicite, 

comportant une indication sur les termes de lôacte, les formes de la relation : ç je vous 

demande è (vs supplie, ordonne) de partirò, in Boutaud, J.-J,  1998, S. 126. 
3 ñ explicites par leur mode verbal, mais ambigu±s sur le mode relationnel (constatif, 

prescriptif, injonctif) ò, in Boutaud, J.-J., 1998, S. 126. 
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Empfªnger gerichteten Imperativs, der meistens auf Englisch ausgedr¿ckt wird 

(Sag ab, Send, Stell dir vor, Stop, think, travel, Kaufen Sie ein ), dominiert diese 

Funktion in der Werbung, weil der Empfªnger beeinflusst und zu einer 

Kaufshandlung veranlasst werden soll. Die Rede muss hier als Aufforderung 

verstanden werden. Die appellative Funktion richtet die Botschaft an den 

Empfªnger. Dieser befindet sich irgendwie in der Botschaft. Die Kommunikation 

wird demzufolge auf den Empfªnger eine Wirkung aus¿ben und seine 

Aufmerksamkeit auf die Botschaft richten. Das Ziel des Senders ist, dass er eine 

Verhaltensverªnderung bei dem Empfªnger verursacht. Wenn diese Funktion 

dominiert, dann wird der Impakt auf den Empfªnger grºÇer. 

ñSag dein Meeting ab. Send. ò (Der Spiegel 30/2001 ï Video-Kamera von Sony) 

ñStop and think.ò (Der BMW C1, Der Spiegel 30/2001) 

ñTravel light. Kaufen Sie im Dubai Duty Free ein. ò (Der Spiegel 35/2014) 

Der Infinitiv (ñlesenò) kann auch neben dem Imperativ als Aufforderung verwendet 

werden und beide werden immer von einem Anglizismus begleitet (Digital lesen, 

Sag dein Meeting ab): 

ñDigital lesen, Tablet gratis ! 

Stell dir vor, du hªttest ein neues Tablet und null Komma null Euro daf¿r bezahlt. 

Stell dir  auÇerdem vor, du kºnntest dazu den digitalen SPIEGEL lesen. Du 

w¿rdest dich jede Woche bestens informieren und all die Vorteile deines neuen, 

kostenlosen Tablets nutzen. Tja.  Kann man sich kaum vorstellen. Ist aber wahr. ò 

(Der Spiegel 29/2015) 

In diesem Fall ist die Werbeanzeige so gut konzipiert, dass die Grundaussage, die 

sich in der Schlagzeile (ñDigital lesen, Tablet gratisò) befindet, auch dann klar 

wird, wenn der FlieÇtext ungelesen bleibt. Der FlieÇtext hat aber die Funktion, 

zusªtzliche Informationen hinzuzuf¿gen, und hat eine werbewirksame Wirkung 

und eine aufwertende Dimension, weil es so viel ¿ber das Produkt zu sagen gibt, 

was durch die Imperativform Stell dir vor betont wird. 

 

3.2. Die informative oder referentielle Funktion 

Diese Funktion ist oft die Hauptfunktion verbaler Kommunikation. Die 

Werbebotschaft sollte immer Informationen zu einem bestimmten Produkt oder 

Dienst ¿bermitteln. Man muss aber hinter dem metaphorischen Bild das dem 

Konsumenten vorgeschlagen wird, die reellen Eigenschaften eines Produkten 

unterscheiden. Die Werbemetapher hat das Ziel, den Persuasionwert der Botschaft 

zu festigen. 

Diese Funktion umfaÇt den Bezug auf das sprachlich vermittelte Dritte, das ist den 

Inhalt. Der Kontext, von Jakobson (1963) auch Referent genannt, ist 

Voraussetzung daf¿r, dass die Kommunikation Inhalte vermitteln kann. In den 

letzten Jahrzehnten kann mann bemerken, dass die Werbung zu wirtschaftlichen 

Zwecken darauf verzichtet hat, zu benachrichtigen. Deshalb lªsst sie die 

Hauptfunktion der Sprache weg.  

Bedeutend ist der EinfluÇ der Anglizismen im Bereich der Technik und der 

Wirtschaft. Neue Gegenstªnde werden produziert oder eingef¿hrt und das ist eine 

Ursache f¿r die Neuaufnahme von Wºrtern auch in der Werbung. Fremdwort und 

deutsches Wort kºnnen in den folgenden Beispielen synonymisch zur 
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Bedeutungsdifferenzierung beitragen : hohe Leistung ï high performance, hohe 

Technologie ï Hightech usw. 

ñDas Kribbeln im Bauch beginnt im rechten Fuss. High Performance. Der neue 

Golf GTD. ò (Der Spiegel 29/2013) 

ñDie neuen Messer aus der Hightech-Schmiede : ¿berragend scharf, ¿berragend 

lange scharf. è (WMF Messerserie, Der Spiegel 35/2014) 

ñTravel light . Kaufen Sie im Dubai Duty Free ein. ò (Der Spiegel 35/2014) 

 ñE-mails, die bewegen. Digital 8. 

Sie werden staunen, wie schnell man die Arbeit vergessen kann. Mit der neuen 

Digital 8 Video-Kamera von Sony und ihrem Megapixel-Chip. Damit kºnnen Sie 

im Handumdrehen ï z. B. per Memory stick ï digitale e-movies (MPEGs) und 

Fotos auf den PC ¿bertragen. Und dann als E-mail verschicken. So werden Sie Ihre 

Mails viel ¿berzeugender. Das Ganze funktioniert nat¿rlich auch mit ªlteren 

Filmen. Denn obwohl die D8 100% digital  ist, spielt sie auch Ihre analogen Hi8-

Kassetten ab. Also, worauf warten Sie noch ? Es gibt doch wirklich schºnere Dinge 

als die Arbeit. ò (Der Spiegel 30/2001 ï Video-Kamera von Sony) 

Wenn man an die Frage der Fremdwortrezeption denkt, bemerkt man folgendes : je 

vertrauter der Sachbereich (Internet, zum Beispiel), desto kleiner die 

Schwierigkeiten beim Umgang mit den Fremdwºrtern und mit dem Verstehen der 

Fremdwºrter (e-movies, Memory stick, E-mail, digital). Der FlieÇtext ist wegen 

seiner informativen Ausrichtung besonders auf Verstªndlichkeit hin 

ausgerichtet und der Einsatz von Anglizismen hat zum Ziel, die sachliche 

Information im Vordergrund zu bringen. 

 

3.3. Die emotive oder expressive Funktion 

Diese Funktion dr¿ckt die Haltung des Sprechers zum Gesagten und seine 

Befindlichkeit aus. Die expressive Funktion dominiert in der Werbesprache, weil 

der Sender seine Haltung gegen¿ber einem bestimmten Produkt zum Ausdruck 

bringen will. Auf diese Art wird ich du und du wird ich, deshalb kann man 

behaupten, dass die expressive Funktion vorgetªuscht ist und der Vorgang dient 

besonders der phatischen Funktion.  

Der direkte Ausdruck dieser Haltung des Senders (Jakobson, 1963 : 217) wird in 

der folgenden Werbung durch die Identifikation des Rezipienten mit der englischen 

Entlehnung die Show dargestellt : 

ñDu bist die Showò (Rising star, Show im RTL, Der Spiegel 35/2014) 

Die Subjektivitªt kann auch durch ein ich oder wir ausgedr¿ckt werden, die 

Auskunft ¿ber die Haltung des Senders zum Gesagten geben. Die stªndige Suche 

nach einem Kontakt zu dem Empfªnger unterst¿tzt die Verwendung der ersten 

Person wir in der Rede ; der Persuasionsprozess kann jetzt anlaufen: 

ñJa, wir  wollen ihr Geldò (MLP Finanzberatung, Der Spiegel 35/2014) 

 

3.4. Die poetische oder ªsthetische Funktion 

Die Botschaft kann in ihrer poetischen Funktion selbst zum Thema werden. Diese 

Funktion spielt dort mit, wo es von Belang ist, wie die Informationen beschaffen 

werden. Die Information erhªlt Aufmerksamkeit um ihrer selbst willen, wenn man 

zum Beispiel mit der Sprache spielerisch umgeht, wie in den folgenden Beispielen :  
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ñPapas Lieblingò (Nokia  9210, Der Spiegel 30/2001) 

Die Schlagzeile stellt in diesem Beispiel einen konkreten Bezug zum Bild her und 

weckt Neugier mit Hilfe rhetorischer Mittel durch die rªtselhafte Formulierung. Es 

geht um eine zweideutige Botschaft, denn es gibt zwei Lesarten. Das 

Referenzobjekt sieht man auf dem Bild der Werbung : das Bild zeigt ein Handy 

und auf dessem Schirm sieht man ein Baby. Liebling ist zweideutig und stellt 

gleichzeitig das Baby und das Handy dar. 

Die nªchste Botschaft stellt ein Paket vor, das der digitale Spiegel und das neue 

Blackberry anbietet. Das passt zu den neuen Anforderungen des Empfªngers : 

ñClever und smart ! ò (Der Spiegel 29/2013)  

Das Produkt wird hier positiv dargestellt. Fremdwort und deutsches Wort 

unterscheiden sich im Bedeutungsumfang. Damit ist das Fremdwort zwar 

ungenauer, aber auch bequemer, wenn diese Art der Vagheit den kommunikativen 

Effekt nicht mindert, z. B. : travel light. Clever und smart sind Synonyme und 

kºnnen durch mehrere deutsche Lexeme (z. B. klug, gescheit, intelligent, schlau) 

ersetzt werden, aber diese Differenzierung kann unterschiedliche Konnotationen 

ergeben. Im Gef¿hlswert kºnnen sich Fremdwort und heimisches Wort 

unterscheiden, denn das Fremdwort wird oft als ausdrucksstªrker empfunden : 

clever, smart, z. B., sind heutzutage Prestigewºrter geworden (Schippan, 1992 : 

267). Demzufolge werden die Anglizismen hier bevorzugt, denn sie werden als 

Prestigewºrter empfunden. Die Botschaft hat keinen informativen Wert und es 

wird angenehm, sie zu lesen und zu entdecken. 

 

3.5. Die phatische Funktion  

Durch die phatische Funktion der Botschaft  wird der Kontakt aufrechterhalten. Der 

kommunikative Vorgang dient dazu, den Kontakt aufzunehmen, aufrechtzuerhalten 

und sicherzustellen, dass die Kommunikation nicht einseitig ist. Die 

Aufmerksamkeit eines potentiellen Verbrauchers auf die Botschaft hinzulenken ist 

die erste Sorge des Senders. Im folgenden Beispiel wird eine Adjektiv-Nomen-

Struktur (ñhappy dayò) verwendet, die dem Sender gleichzeitig an ein 

amerikanisches Lied erinnert. Der Zweck dieser Verwendung ist tatsªchlich, die 

Aufmerksamkeit des Publikums auf die Werbung hinzuziehen :  

ñSuzuki. Oh happy day ! Der neue Suzuki Liana. ò (Der Spiegel 30/2001) 

Diese Struktur funktioniert fast wie ein Phraseologismus, denn sie weist die 

Merkmale der Idiomatizitªt und der Stabilitªt auf. Sie dient einer ersten 

Kontaktaufnahme zwischen Sender und Empfªnger. Es geht um eine Schlagzeile, 

die beim Durchblªttern der Zeitschrift sofort beachtet wird. Sie soll tatsªchlich die 

Aufmersamkeit der Empfªnger wecken und festhalten. Der Leser wird dazu 

gebracht, die Werbeanzeige zu rezipieren. 

 

3.6. Die metalinguale oder metasprachliche Funktion 

Manchmal spricht die Botschaft von der Sprache, die darin verwendet wird. Die 

Sprache wird in diesem Fall dazu verwendet, sich ¿ber die Sprache zu 

verstªndigen. Diese Funktion dient der Vermittlung oder Festlegung der 

Verweisfunktionen der verwendeten Sprache. Diese Metasprache ist sinnvoll. Die 

Botschaft dient dazu, dass man sich auf diese Weise einer richtigen Beherrschung 
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des gemeinsamen Codes versichert. Der Code wird zum wichtigsten Punkt der 

nªchsten Werbung f¿r das Unternehmen Ariba (ñKein Spend management ò, Der 

Spiegel 30/2001). Der Begriff spend management wird hier ins Deutsche durch 

Ausgabenmanagement ¿bersetzt. 

 

4. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann zur Beziehung zwischen Sprachfunktionen und 

Anglizismen gesagt werden, dass sich die Tendenz einer Verwendung der 

Anglizismen auf fast alle Sprachfunktionen bezieht. Die aufgezeigten Beispiele 

machen es deutlich, dass die Beziehungen der Anglizismen zu ihrem 

pragmatischen Kontext f¿r die kommunikativen Zwecke ausgen¿tzt werden. Es 

geht um eine Strategie f¿r die Ziele der werberischen Kommunikation und ihr 

Erfolg basiert darauf, dass sie die Aufmerksamkeit des Rezipienten weckt 

Aus der Perspektive der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass die Neuaufnahme 

von Wºrtern in der Werbung gute Gr¿nde hat, denn die Anglizismen sind Mittel 

zur Schaffung des werblichen Appells. Sie wirken als Fremdheitssignale und das 

ist der Grund f¿r ihre Verwendung in der Werbung. Die Anglizismen sind ein 

zentraler Faktor im Persuasionsprozess, denn ihre Verwendung trªgt dazu bei, dass 

die persuasive Grundintention erreicht wird, weil das Hauptziel der Werbung das 

Hinf¿hren zum Kaufverhalten ist. Der Eingang der Anglizismen in die 

Werbesprache ist ein Signal der Fremdheit, die im Vordergrund steht, nur dann 

folgt der denotative Inhalt des Wortes. 

Dieser Bemerkung zufolge dienen Anglizismen meistens der Erregung der 

Aufmerksamkeit und manchmal auch der Verschleierung von 

Produktbezeichnungen. Man kann beobachten, dass mehr integrierte und 

konventionalisierte Anglizismen in den technischen Anzeigen benutzt werden. Die 

textlinguistischen Funktionen der Anglizismen sind unterschiedlich : die 

integrierten konventionalisierten Anglizismen treten eher als Fachtermini im 

FlieÇtext auf, wohingegen die unintegrierten Anglizismen besonders in den 

Schlagzeilen vorkommen. Die Anglizismen werden den Fach- und Sondersprachen 

zugerechnet und die Beispiele zeigen, dass fachgebundene Anglizismen (hightech, 

high performance, memory stick, e-movies, Duty Free, digital usw.) meistens voll 

integriert und neutral sind. 

Unsere Beispiele machen deutlich, dass die konative Funktion immer wichtiger 

wird. Damit die Werbebotschaft effizient ist, werden Anglizismen oft benutzt, 

deren Begriffe Prestige suggerieren. Das legt vor, dass ein Wort nicht nur dann 

notwendig ist, wenn es eine Bezeichnungsl¿cke im System ausf¿llt. Die Beispiele 

haben auch gezeigt, dass viele Anglizismen den Fachsprachen (e-movies, 

Megapixel-chip) oder den umgangssprachlich eingestuften Anglizismen (clever, 

smart) zugerechnet werden kºnnen. 

Von spezifischen Funktionen der Anglizismen kann nur dann gesprochen werden, 

wenn sie in der aufnehmenden Sprache semantisch selbstªndig geworden sind. 

Solange sie eine einzige Benennung f¿r ein Denotat sind, haben sie keine 

spezifischen Funktionen. Diese erhalten sie erst in der Konkurrenz mit anderen 

Benennungen. ñDies d¿rfte auch der Grund daf¿r sein, dass sich die Werbesprache 

heute vieler Anglizismen bedient.ò (Schippan, 1992 : 267). In der 
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Anzeigenwerbung treten meistens konventionalisierte integrierte Anglizismen auf, 

die zur Erf¿llung der Funktionen der Werbebotschaft beitragen, die schliesslich 

zum Ziel hat, eindeutig und verstehbar zu sein. 
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LE CONCEPT DE DISCOURS. LES TYPES DE DISCOURS / THE 

CONCEPT OF DISCOURSE. TYPES OF DISCOURSE / CONCEPTUL 

DE DISCURS. TIPURI DE DISCURS1 

 
 
R®sum®: Ce travail, purement th®orique, se propose dôexposer et de clarifier 

quelques probl¯mes concernant les th®ories du discours, notre contribution dans cet 

article ®tant, au-del¨ de la tentative dô®laborer des d®finitions et des classifications 

personnelles, la mani¯re propre de pr®senter et de comparer les principales th®ories 

®crites sur ce sujet, chose tr¯s utile, m°me indispensable pour la ma´trise du concept de 

discours et ensuite  pour lôanalyse et lôinterpr®tation concr¯te sur des textes. Nous allons 

mentionner aussi quelques-unes des plus importantes classifications des types de discours, 

faites en fonction de divers crit¯res. 

Mots-cl®s: le concept de discours, types de discours, taxinomie, d®finitions. 

 

Abstract: The present theoretical paper aims at setting forth and clarifying some 

issues regarding discourse theories, our contribution- apart from the attempt to develop 

some personal theories and make some personal classifications- being our own manner of 

presenting and comparing the main theories on this topic, a thing which is extremely useful, 

even indispensable for mastering the discourse concept and, further on, for the concrete 

analysis and interpretation of texts. Then, mention will be made of some of the most 

important classifications of discourse types, classifications based on various criteria.  

Key-words: the concept of discourse, types of discourse, taxonomy, definitions, 

classifications. 

 

Le concept de discours 

Le terme de discours conna´t une pluralit® dôacceptions compl®mentaires et 

m°me contradictoires. On rencontrera, dans les diverses th®ories:  

-le discours mis en opposition avec la phrase (le discours ®tant constitu® 

dôune succession de phrases); 

- le discours mis en opposition avec lô®nonc®; 

- le discours mis en opposition avec le langage (discours = ç langage mis en 

action è - Benveniste); 

- le discours associ® avec le texte et le contexte; 

- le discours mis en opposition avec le r®cit ou avec lôhistoire, etc. 

Il y a donc beaucoup de d®finitions du discours donn®es par diff®rents 

auteurs, en fonction des m®thodes dôanalyse du langage et des ®coles linguistiques, 

mais on sôarr°tera seulement sur quelques unes qui nous paraissent ®dificatrices.  

Benveniste distingue deux types dô®nonc®s, lôhistoire et le discours. Dans 

lôhistoire ç il sôagit de la pr®sentation de faits survenus ¨ un certain moment du 

temps, sans aucune intervention du locuteur dans le r®cit. [é] Personne ne parle 

ici; les ®v®nements semblent se raconter eux-m°mes. è (Benveniste, 1966 : 239, 

241) Le discours est d®fini comme ç toute ®nonciation supposant un locuteur et un 

auditeur et chez le premier lôintention dôinfluencer lôautre en quelque mani¯re è 

(idem,  241 ï 242). La d®finition du discours donn®e par Benveniste est au sens de 

                                                                 
1 Mirela Valerica Ivan, Universit® de Piteĸti, Roumanie, mirelav_ivan@yahoo.com 
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ç la langue en emploi et en action è, tr¯s proche, de fait, de la parole saussurienne: 

ç Avant lô®nonciation, la langue n'est que la possibilit® de langue. Apr¯s 

l'®nonciation, la langue est effectu®e en une instance de discours. è (idem, p. 81) 

 Conform®ment ¨ la pens®e stylistique traditionnelle, le discours ne se 

conna´t que soi-m°me (son contexte), il ne conna´t que son objet, son expression 

directe et son langage unitaire et unique. Un autre discours, trouv® en dehors de 

son contexte nôest pour lui quôun discours neutre, une simple possibilit® de parler. 

Selon M. Bahtin ç le discours na´t dans le dialogue, comme sa r®plique vive, il est 

form® dôune interaction dialogique avec le mot ò®trangerò ¨ lôint®rieur de son 

objet; le discours conoit son objet dôune mani¯re dialogique, ce qui signifie que 

lôorientation dialogique du discours est un ph®nom¯ne propre ¨ tout discours. è 

(Bahtin, 1982 : 130-134) 

 Dominique Maingueneau d®finit le discours par rapport au r®cit: 

ç Appartiennent au discours les ®nonc®s oraux ou ®crits r®f®r®s ¨ lôinstance 

dô®nonciation, côest- -̈dire comportant des embrayeurs. Appartiennent en revanche 

au r®cit les ®nonc®s, presque toujours ®crits, qui ne contiennent aucune r®f®rence ¨ 

lôinstance dô®nonciation, sont d®pourvus dôembrayeurs (je, tu, le pr®sent, etc.): ils 

ne sont donc compatibles quôavec la non-personne.è Une autre diff®rence 

essentielle entre les deux serait, selon Maingueneau, que ç le discours et le r®cit ne 

sôopposent pas seulement par la pr®sence et lôabsence dôembrayeurs mais aussi par 

la modalisation, la mani¯re dont le sujet prend en charge son ®nonc®: le je pr®sent 

dans le discours côest le je qui prend en charge lô®nonc®; ce type dô®nonciation se 

caract®risera donc par lôabondance des traces de cette prise en charge (modalit®s 

affectives, exclamations, etc.) è (Maingueneau,  1981 : 51), autrement dit, dans le 

discours le sujet parlant assume ses propos.  

 Côest toujours D. Maingueneau qui affirme plus tard que ç le discours 

côest un ®nonc® ou un ensemble dô®nonc®s en situation de communication. è 

(Maingueneau, 1990 : 101) Lô®tude du discours est indissociable de lôanalyse des 

facteurs suivants: lô®nonciateur, son ®nonciataire (destinataire ou allocutaire), 

lôespaceïtemps de la communication, lôintention communicative de lô®nonciateur, 

le th¯me du discours et un savoir commun partag® par lô®nonciateur et son 

destinataire, se rapportant aux donn®es r®f®rentielles, culturelles, etc. 

 Selon Mariana TuŞescu, le discours est ç un ®v®nement langagier; 

lô®v®nement discursif suppose lôemploi de la langue par un ®nonciateur et sa 

r®ception par un auditeur (allocutaire ou destinataire), suite ¨ lôapplication de 

certaines op®rations ®nonciatives et discursives è (Tutescu, 2002 : 73).  

 J.ïM. Adam consid¯re ¨ juste titre quôç un discours r®el se caract®rise par 

sa dominante (argumentative, par exemple) et par le m®lange de s®quences de 

types diff®rents (pas de narration sans description, une argumentation recourt 

souvent au r®cit, ¨ lôexplication et ¨ la description, etc.). è (Adam, 1990 : 10) 

 Daniela RovenŞaïFrumuĸani affirme quôon ne peut jamais rencontrer le 

discours en g®n®ral, mais une certaine forme de ç contextualisation è: bulletin 

m®t®o, r®clame, toast, etc. Toutefois elle essaye de lui donner une d®finition: ç le 

discours côest la structure profonde du texte auquel il assure la lin®arit®. 

Lôinvestigation du discours nôest possible que par lôinterm®diaire des traces 

laiss®es dans le texteïperformance. è (RovenŞaïFrumuĸani, 2004: 67) 
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 Teodora Cristea  remarque que çle terme de discours  a, dans la 

bibliographie sp®cialis®e, au moins deux acceptions. Une premi¯re acception fait 

de ce terme un synonyme de òtexteò, mais avec le temps une nouvelle acception, 

plus complexe sôest pr®cis®e: le discours est non seulement une unit® de rang 

sup®rieur mais aussi un texte consid®r® au point de vue des conditions dans 

lesquelles il est produit, au point de vue des rapports qui sô®tablissent entre le sujet 

dô®nonciation et lô®nonc®. è (Cristea, 1979 : 451)   

 Anne Reboul tombe elle aussi dôaccord avec les linguistes qui soutiennent 

lôid®e que le discours est ç une unit® linguistique dôinterpr®tation sup®rieure ¨ la 

phrase. è (Reboul et  Mîschler, 1998 : 17) 

 Dans la vision dôAnna Jaubert, le discours se caract®rise par la pr®sence 

des actants de la communication (pr®sence plus ou moins accentu®e), ç o½ òjeò et 

òvous /tuò construisent dans leur relation r®ciproque le cadre figuratif de 

lô®nonciation. è (Jaubert, 1990 : 9) Ce qui int®resse au premier chef lôanalyse du 

discours est, selon Jaubert, dôç avoir la parole ou de ne pas lôavoir, ou plus 

exactement, dans le discours, signifier ou non quôon lôa è (idem). On peut donc 

ajouter que le discours suppose lôusage de la subjectivit® langagi¯re, son degr® de 

pr®sence, les configurations syntaxiques, en bref, le mode dô®nonciation. 

 William Henne d®finit le discours par rapport au r®cit. Dans sa vision, ç le 

discours, c'est lorsque l'auteur, ou l'instance d'®nonciation (le narrateur), se font 

sentir: lorsqu'on peroit ses intentions, ses partis-pris. ê chaque fois que le r®cit 

propose un sens autre en plus du sens narratif, cela rel¯ve du discours, par exemple 

un sens symbolique, esth®tique, po®tique, parabolique, philosophique, moraliste, 

etc. C'est le racontant, tandis que le r®cit côest le racont® è (Henne, 2008). Selon 

lui, r®cit et discours sont donc g®n®ralement indissociables. 

 Dans notre vision, la langue (dans le sens dôinventaire qui englobe la 

totalit® des mots et expressions existants en ®tat latent dans une langue) nôest pas 

vive, mais plut¹t virtuelle; côest par lôinterm®diaire du discours que la langue est 

ressuscit®e et devient vive. Donc le discours serait, selon nous, lôutilisation (orale 

ou ®crite) de la langue par un sujet locuteur, dans une mani¯re propre et subjective, 

avec lôintention de communiquer un message ¨ un allocutaire (message au sens 

g®n®rique: une information, un conseil, une requ°te, etc.), sans que cet allocutaire 

(ou destinataire) soit n®cessairement pr®sent physiquement devant le locuteur. 

 On a vu que le concept de discours reoit les d®finitions les plus diverses, 

et quelques auteurs trouvent le discours synonyme avec le ç texte è ou avec 

ç lô®nonc® è, dôautres avec ç lô®nonciation è, etc. Toutefois, parmi ces diff®rentes 

acceptions, on peut trouver aussi des points communs: ces auteurs mentionn®s 

admettent tous, dôune mani¯re ou dôune autre, que la production / r®ception dôun 

discours (®crit ou oral) a besoin de trois instances co-participantes ¨ la construction 

de la signification: le sujet producteur, le sujet interlocuteur et un ç message è qui 

change en quelque sorte lô®tat initial de son destinataire (persuader, influencer son 

opinion, y faire  adh®rer ou, au contraire, la rejeter, etc.).  

 

Types de discours 

  Nous nôavons pas lôintention de passer en revue les diff®rentes typologies 

du discours qui ont d®j¨ ®t® faites, car cela supposerait un travail de Sisyphe, vu 
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les nombreux ouvrages et num®ros sp®ciaux de revues consacr®s ¨ lôanalyse du 

discours. Nous voulons mettre en ®vidence lôinexistence dôune v®ritable taxinomie 

dans ce domaine, qui nôest pas encore ®puis® et lôimpossibilit® des linguistes et des 

chercheurs de proposer une classification exhaustive du discours. Nous voudrions 

cependant mentionner quelques-unes des plus importantes classifications des types 

de discours, faites en fonction de divers crit¯res.  

Dans la linguistique textuelle allemande on parle du type narratif, du type 

descriptif, expositif, instructif et du type argumentatif. En reprenant cette 

typologie, Jean Michel Adam introduit dans la linguistique franaise la notion de 

sch®ma textuel global, apte dôassurer la coh®rence du texte, les principaux 

sch®mas globaux ®tant le narratif, le descriptif et lôargumentatif. Dans les 5 

premiers chapitres de son ouvrage Les textes: types et prototypes, il traite le r®cit, 

la description, lôargumentation et lôexplication quôil nomme ç formes 

monog®r®es è et dans le chapitre 6 parle du dialogue quôil appelle ç forme 

compositionnelle polyg®r®e è (Adam, 1992 : 17), en soulignant ¨ maintes reprises 

lôh®t®rog®n®it® de ces types discursifs. 

 Mariana TuŞescu refait la classification des typologies s®quentielles de 

Jean Michel Adam et trouve les types suivants de discours: le r®cit, qui est centr® 

sur lôassertion des ç ®nonc®s de faire è (ç Pour devenir un r®cit, un ®v®nement doit 

°tre racont® sous la forme dôau moins deux propositions temporellement 

ordonn®es et formant une histoire è), la description, qui est centr®e sur lôassertion 

des ç ®nonc®s dô®tat è; lôexplication, bas®e sur lôacte dôexpliquer, ou de faire 

comprendre quelque chose ¨ quelquôun; lôargumentation, bas®e sur lôacte de 

discours convaincre (persuader, faire croire), conduit vers une conclusion; 

lôinjonction, centr®e sur lôacte directif dôordonner; elle incite ¨ faire (recette de 

cuisine, le mode dôemploi); la pr®diction, qui d®veloppe lôacte de discours pr®dire 

et sôactualise dans la proph®tie, le bulletin m®t®orologique et lôhoroscope; la 

conversation et le dialogue.  

 Daniela RovenŞaïFrumuĸani (RovenŞaïFrumuĸani, 2004 : 69) r®alise une 

classification en fonction du champ dôexp®rience circonscris et des param¯tres de 

lôactivit® discursive. Elle parle du: 

 - discours oral /vs/ ®crit; 

 - discours assum® (autobiographique) /vs/ discours non assum® 

(didactique); 

 - discours descriptif /vs/ narratif /vs/ argumentatif.  

 La r®flexion sur les embrayeurs permet ¨ Dominique Maingueneau 

(Maingueneau, 1981: 31) dôaller au-del¨ du simple partage du discours entre oral 

et ®crit et dôarticuler diff®rents types de discours sur un usage sp®cifique de ces 

embrayeurs. Il distingue donc deux types de discours:  

 - le discours ®pistolaire, qui porte ç la trace dôune r®f®rence ¨ leur 

instance dô®nonciation è et  

 - le discours scientifique, qui en est ç dissoci®s è et ne comporte donc pas 

dôembrayeurs. 

 Cath®rine Kerbrat-Orecchioni (Kerbrat-Orecchioni, 1980 : 71) envisage 

deux grands types de discours: 

  Å le discours çobjectifè, qui sôefforce de gommer toute trace de lôexistence 
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dôun ®nonciateur individuel; (ex: discours scientifique, proc®dural, 

lexicographique, etc.). 

 Å le discours ç subjectif è, dans lequel lô®nonciateur sôavoue explicitement 

(ç je trouve a moche è) ou se pose implicitement (ç côest moche è) comme la 

source ®valuative de lôassertion. è Il y a, dans sa vision, trois cat®gories de 

subjectiv¯mes, ¨ savoir respectivement les traits [affectif], [axiologique] et 

[modalisateur].  

 Il ®tait n®cessaire de rappeler ces typologies discursives, car il ne faut pas 

n®gliger lôid®e dôh®t®rog®n®it® discursive; presque tout type de discours  se 

construit  ¨ lôaide de  lôargumentation, de lôexplication, de la description, du 

dialogue, etc. Comme disait Paul Ricîur, ç il y a du discours en tout r®cit, pour 

autant que le r®cit nôest pas moins prof®r® que le chant lyrique, la confession ou 

lôautobiographie. è (Ricîur, 1984 : 154) 

 

  Conclusion 

A partir de plusieurs d®finitions du discours propos®es par les th®oriciens, 

nous avons montr® la complexit® de ce ph®nom¯ne et la difficult® dôen proposer 

une d®finition compl¯te. Toutefois, parmi ces diff®rentes acceptions du discours, 

on a trouv® aussi des points communs: les th®oriciens mentionn®s admettent tous, 

dôune mani¯re ou dôune autre, que la production / r®ception dôun discours (®crit ou 

oral) a besoin de trois instances co-participantes ¨ la construction de la 

signification: le sujet producteur, le sujet interlocuteur et un ç message è qui 

change en quelque sorte lô®tat initial de son destinataire. Nous avons pris en 

discussion ®galement quelques typologies discursives de r®f®rence, notre objectif  

®tant de mettre en ®vidence lôinexistence dôune v®ritable taxinomie dans ce 

domaine qui nôest pas encore ®puis® et lôimpossibilit® des linguistes et des 

chercheurs de proposer une classification exhaustive du discours. 
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ACTIONS COMBINATOIRES DE LôADJECTIF QUALIFICATIF ET 

DE LôADVERBE DANS LôECRITURE DU REFUS DE JEAN-ADIAFFI 

/ COMBINATORIAL ACTIONS OF THE ADJECTIVE AND ADVERB  

IN WRITING THE REFUSAL  OF JEAN-MARIE ADIAFFI / 

ACŝIUNILE COMBINATORICE ALE ADJECTIVULUI ķI 

ADVERBULUI ĊN ELABORAREA SCRIERII REFUZULUI LA JEAN-

MARIE ADIAFFI 1 

 

 
R®sum®: Lôadjectif qualificatif et lôadverbe ont permis ¨ Jean-Marie ADIAFFI 

dôasseoir lô®criture du refus qui vise lôaffranchissement de la rigidit® de la litt®rature 

franaise. En retour, le bossonnisme (le go¾t du sacr®, le dadaµsme, le symbolisme sont les 

tremplins de lôaffirmation de la raison et du sens de cr®ativit® du N®gro-Africain. Lôauteur 

met au cîur de  esth®tique litt®raire n®gro-africaine quôil projette le sacr®, g®n®rateur de 

la cr®ativit® et du g®nie du n®gro-Africain. Alors, la libert® dô®criture est le leitmotiv de 

lô®crivain noir. D¯s lors, il met en îuvre son esprit de cr®ativit® et sa spontan®it®. 

Mots-cl®s: sacr®, affranchisssement, distorsions, bossonnisme, libert® dô®criture. 

 

Abstract: The adjective and adverb allowed Jean-Marie ADIAFFI to sit writing 

the refusal is freedom from the rigidity oh the French literature. In return, bossonnism, 

symbolism, Dadaism, are the springboard the affirmation of reason and sense of creativity 

of African Negro. The freedom of writing is the leitmotif of the black writer. Thus, the 

author uses the adjective and the adverb as identification vector of literary rebellion 

novelist. 

Keyboards: Sacred, postage, bossonnism, freedom of writing, distorsion. 

 

Introduction  

De mani¯re g®n®rale, communiquer revient ¨ exprimer sa pens®e, ses 

convictions ¨ autrui. D¯s lors, il sô®tablit une situation dô®nonciation entre le 

destinateur  du message et lôallocutaire, le destinataire. En cela, la langue devient le 

canal de transmission, dôo½ lôimportance de la grammaire qui permet lôagencement 

des diff®rentes unit®s linguistiques, en vue de susciter des rapports s®mantiques 

entre les diff®rents constituants de la phrase, comme le souligne Hamon : ç lô®l¯ve 

doit comprendre le r¹le que chaque mot joue dans la proposition, et celui que 

chaque proposition joue dans la phrase. En un mot, il doit voir clairement les liens 

profonds vivants qui unissent les termes du langage et concourent ¨ lôexpression de 

la pens®e. è (Grammont, Hamon, 1951: 3). 

Côest dans cette optique que nous analyserons les actions combinatoires de 

lôadjectif qualificatif et de lôadverbe dans lô®criture du refus de Jean-Marie 

ADIAFFI . 

De fait, mener une telle analyse revient ¨ ®tudier comment en utilisant les 

port®es conjugu®es de lôadjectif qualificatif et de lôadverbe, Jean-Marie ADIAFFI 

exprime, avec vivacit®, dans ses ®crits, le rejet de la civilisation occidentale. 

                                                                 
1 Yao Kouadio Jean, Universit® F®lix Houphouet-Boigny de Cocody dôAbidjan, R®publique 

de C¹te dôIvoire, jemma05@hotmail.fr 
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Autrement dit, il revient ¨ analyser comment les caract®ristiques, les traits 

de sous-cat®gorisations s®mantiques et syntaxiques de lôadjectif qualificatif et de 

lôadverbe mettent en relief lô®loge de lôafricanit® et la mise en berne de la culture 

occidentale. 

Pour mener cette op®ration de d®cryptage syntaxico-s®mantique de 

lô®criture  du refus de Jean-Marie ADIAFFI, nous optons pour la carte dôidentit®, 

îuvre romanesque aux allures, parfois, pamphl®taires o½ lôauteur d®peint les 

contradictions de la civilisation Occidentale et sugg¯re le choix de la n®gritude, le 

recours ¨ lôafricanit® pour pallier les incongruit®s sem®es par la colonisation. 

Pour saisir cette verve oratoire de lôauteur, notre travail sôarticulera autour 

de deux axes : dôabord, nous montrerons les caract®ristiques syntaxico-s®mantiques 

de lô®criture du refus de lô®crivain. Ensuite, nous analyserons les effets s®mantiques  

des innovations lexico-syntaxiques envisag®es par lôauteur. 

 

1. Caract®ristiques syntaxico-s®mantiques du refus de Jean-Marie 

ADIAFFI  
En pr®lude ¨ lôanalyse des caract®ristiques syntaxico-s®mantiques de 

lô®criture du refus de Jean-Marie ADIAFFI, nous pr®cisons que la grammaire, de 

par ses diff®rentes composantes, d®crit le langage et r®v¯le le sens li® ¨ la 

combinaison des ®l®ments linguistiques qui la composent. Côest en cela que 

Maurice GREVISSE ®crit ainsi : ç La grammaire (ou linguistique) est lô®tude 

syst®matique des ®l®ments constitutifs dôune langue. Elle comprend : ç La 

phon®tique ou science des sons du langage, des ph®nom¯nes ; 

1- la lexicologie ou science des mots, elle ®tudie le lexique ; 

2- la morphologie ou sciences des diverses formes  que certains mots sont 

susceptibles dôutiliser ; 

3- la syntaxe ou ensemble des r¯gles qui concernent le r¹le et les relations des 

mots dans la phrase. è (Grevisse, 2014 : 11-12). 

A cette d®finition sôajoute celle de Franck Marchand, afin dôavoir 

lôenti¯ret® de la d®finition de la grammaire : ç La grammaire est aussi la 

s®mantique ; elle est la partie qui ®tudie la signification des mots. è (Marchand, 

1979: 16). 

Ces deux d®finitions nous donnent les outils dôanalyse de lô®criture du 

refus adopt®e par Jean-Marie ADIAFFI, dans la Carte dôidentit®. 

 

1.1 Traits morpho-lexicaux de lô®criture du refus 

Les traits morpho-lexicaux de lô®criture du refus de Jean-Marie ADIAFFI 

se traduisent diff®remment dans la Carte dôidentit®.  

1.1.1. Expression de lôaffirmation, synonyme du refus. 

 

Soit la phrase : 

(1) Oui, oui, Dieu comprit et d®nona lôinjustice chronique qui 

s®vit comme une ®pid®mie. (p 18) 

 

Dans cette phrase, lôauteur emploie des adverbes-phrases óóouiôô pour 

d®noncer une tare de la civilisation occidentale. En plus, il utilise lôadverbe de 
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comparaison óócommeôô qui ®tablit une relation dôidentit® entre lôinjustice, somme 

toute chronique, et une ®pid®mie. Dôo½, une orientation implicite de lôauteur vers 

une autre civilisation : la civilisation africaine. Du coup, il refuse la civilisation 

occidentale. Lôexpression du refus se traduit aussi par lôemploi r®p®t® de lôadverbe 

de n®gation. 

 

1.1.2. Th®matique de la n®gation 

Lôauteur utilise plusieurs artifices lexicaux pour marquer la n®gation : 

 

1.1.2.1. Emplois de plusieurs formes de lôadverbe de n®gation 
 

(2) Non, il ne le peut pas. (p 23) 

(3)  Non ! non ! je ne me tairai pas. (p 43) 

(4)  Vous nôavez rien, vous nô®tiez rien. (p 33) 

 

Ces trois exemples offrent plusieurs emplois de diverses morphologies de 

la n®gation dans le contexte de refus. En effet, la r®it®ration de lôadverbe-phrase 

óónonôô, puis, les locutions adverbiales ç Neépas è, ç Neéjamais è, ç Neéplus è 

traduisent une obsession de lôauteur ¨ dire non. A ces diff®rentes formes sôajoutent 

celles qui sont le plus souvent utilis®es ç Neérien è. De fait, Jean-Marie ADIAFFI  

emploie pour la seule page 33, quatorze (14) fois la locution adverbiale 

ç Neérien è. Il a ajout® ¨ cette pl®thore de ç Neérien è, quatre fois pour la seule 

page 33 ç Neépas è. Dôautres formes existent chez Jean-Marie ADIAFFI. 

 

1.1.2.2. Emploi de la d®rivation propre 

La d®rivation propre rel¯ve de la formation des mots qui est un processus 

morpho-lexical. Elle se d®compose en trois processus : 

¶ La pr®fixation  

¶ La suffixation 

¶ La parasynth¯se 

 

Dans lô®criture du refus, Jean-Marie ADIAFFI sôappuie sur la d®rivation 

propre. 

(5)  Dois-je vous rappeler la traite, cette incurable gangr¯ne ¨ 

mes flancs qui me saigne encore le cîur ? (p 41) 

(6)  Non. Vous voyez que nous sommes engag®s dans un long 

jeu de patience. Inlassablement. 

(7)  Tu te trompes lourdement, tu as un mauvais avocat. (p 42) 

 

Dans lôexemple 5, ç incurable è est une pr®fixation qui traduit une valeur 

n®gative, ¨ travers le pr®fixe contraire ç in è qui est le signe du refus. Dans 

lôexemple 6, ç inlassablement è rel¯ve dôune parasynth¯se. ç In è = pr®fixe de la 

n®gation ; ç ment è est la suffixation qui ®voque la mani¯re ; dôo½ la n®gation de la 

faon de faire. Dans lôexemple 7 ç lourdement è, le suffixe ç ment è ®voque la 

suffixation. Au final, la th®matique de la n®gation explique lô®criture du refus qui 

sôillustre ¨ travers une th®matique du rejet. 
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1.1.2.3. La th®matique du rejet 

Rejeter revient ¨ refuser lôexistant. Cet acte r®sulte dôune r®flexion 

cons®cutive ¨ un acte insupportable. Il se traduit sous plusieurs formes : choix du 

code oral ou emprunt du code ®crit. Ici, Jean-Marie ADIIAFI opte pour lô®criture. Il 

a d®j¨ utilis® certains outils linguistiques en lôoccurrence lôadverbe-phrase de 

lôaffirmation, lôadverbe-phrase de la n®gation, des locutions de la n®gation des 

diverses morphologies, la d®rivation propre ¨ connotation n®gative. Il poursuit son 

projet sous une autre forme : la th®matique du refus. 

                

1.1.3.1. Affirmation de lôappartenance ¨ lôAfrique 

Soient les phrases : 

 

(8) Mon sang est ma meilleure carte dôidentit®. (p 28) 

(9) Lôhistoire de cette r®gion, de ce royaume me fonde comme je la 

fonde. (p 28) 

 

Dans la phrase 8, le superlatif de lôadjectif qualificatif ç bon è pr®cise 

lôappartenance et lôidentit® de lôhomme noir. Il sôagit de la lign®e royale. Autrement dit, 

lôauteur choisit la lign®e pour sôidentifier et rejette la pi¯ce administrative telle 

demand®e par lôOccident, en t®moigne lôutilisation du superlatif. Cette id®e est 

confirm®e par lôosmose entre le Noir et son origine. D¯s lors, point nôest besoin de se 

munir dôune carte dôidentit® pour se faire identifier comme le souligne le prince de 

B®tti® : 

 

(10) Toute forme de pouvoir donc, qui ne traverse pas mon sang de 

pr¯s ou de loin  ne peut °tre quôusurpation, expropriation, ill®gale, illicite , 

ill®gitime. (p 30) 

Ici, lôauteur utilise des adverbes de n®gation ç neépas è, de restriction ç neéque è 

pour refuser la carte dôidentit® ; document de lôadministration coloniale. Il ajoute des 

adjectifs qualificatifs de sens n®gatif, ¨ partir de la d®rivation (utilisation de la 

pr®fixation : ill®gale, illicite, ill®gitime) pour d®montrer lôinutilit® de la carte dôidentit®. 

De faon implicite, il propose lôidentification par le sang du Noir. Dôailleurs, pour 

lô®riger comme le seul indicateur, il utilise lôadverbe de restriction ç neéque è pour le 

sp®cifier. 

 

1.1.3.2. Affirmation de la culture n¯gre 

Apr¯s le refus du mode dôidentification occidentale, lôauteur se propose de faire 

reconna´tre la culture du Noir au d®triment de la culture occidentale. Pour cela, il livre la 

culture n¯gre sous plusieurs formes : 

 

¶ Le statut de la langue africaine  

(11) Si nous enterrons nos langues dans le m°me cercueil, nous enfouissons ¨ 

jamais nos valeurs culturelles, toutes nos valeurs culturelles. (p 107) 

(12) LôAgni est donc ta langue maternelle. Pourquoi nôas-tu pas le droit de 

parler ? (p.  99). 



 
  
 
 
 

Studii ĸi cercetŁri filologice.  Seria Limbi StrŁine Aplicate 

 

24 

 

La langue d®termine lôappartenance culturelle de lôhomme, dôo½ son importance dans la 

vie de lôhomme. Aussi, lô®pith¯te li®e ç culturelles è d®termine-t-elle lôimportance du 

Noir dans son milieu ambiant. Il privil®gie, alors, la langue maternelle. Pour lui, dans la 

formation culturelle, parler sa langue sôimpose ¨ toute personne, dôo½ lôimportance de la 

phrase interro-n®gative dans lôexemple 11. Du coup, de faon subtile, il rejette la langue 

du colon et privil®gie le parler de sa langue maternelle. 

 

¶ Le support culturel  

(10)Et vous, Attoungblans sacr®s, vous Kiniamkpli, royal tambour. Tam-Tam sculpteur, 

tam-tam scribe, tam-tam archive, tam-tam biblioth¯que. 

Lôauteur rend hommage aux objets de la  culture africaine: les tam-tams sous les 

diff®rentes appellations. Il attribue ¨ chacun un r¹le didactique. Les adjectifs 

qualificatifs les traduisent ¨ cet effet : sculpteur, scribe, archive, biblioth¯que. Partant, le 

tam-tam africain est non seulement ®metteur de culture, mais surtout d®positaire de 

lôhistoire, des valeurs culturelles ç tam-tam biblioth¯que è. 

 

¶ Existence du n¯gre 

(11) Je me mire, donc, jôexiste. Bien s¾r, jôexiste. (p. 126) 

Lôadverbe de d®duction ç donc è et lôadverbe dôinsistance ç bien s¾r è confirment que le 

Noir est un °tre vivant. Donc, il nôest pas n®ant. Il a, de ce fait, un contenu. 

(12) Betti® est lôun des quatre grands royaumes du c®l¯bre, fier et 

brillant peuple Agni, lui-m°me partie int®grante du grand et h®roµque groupe 

Akan. 

La s®mantique des adjectifs qualificatifs ç grand è, ç c®l¯bre è, ç fier è, 

ç brillant è (p. 133) renvoie ¨ lô®loge du peuple noir :  la grandeur et la c®l®brit® 

constituent les jalons de la soci®t® africaine. 

Lôauteur de la Carte dôidentit® fait une apologie de la culture n¯gre. Du coup, il 

d®nonce la culture occidentale quôil trouve inad®quate aux r®alit®s africaines. Le chant 

de la beaut® de la culture n¯gre se confirme par un champ lexical qui laisse entrevoir en 

filigrane lôengagement de lôauteur. 

 

1.1.3.3. Champ lexical du refus : projection de lôengagement de Jean-Marie 

ADIAFFI  

Lôengagement de lô®crivain sôillustre ¨ travers son discours qui d®nonce, 

stigmatise, et r®v¯le les tares,  les travers de la soci®t®. De ce fait, il ®pouse une 

litt®rature de combat pour la libert® en revalorisant son patrimoine culturel, politique et 

social, comme le soutient Jean-Louis JOUBERT, en parlant de lôengagement de 

lô®crivain : ç lô®crivain a une responsabilit®, lôintellectuel une fonction : °tre la 

conscience de sa soci®t®, dresser la force morale de son engagement contre la mont®e de 

tous les p®rils. è (Joubert, 1992 : 126). Cet engagement qui met ¨ nu le refus de la 

civilisation occidentale, et implicitement  lôoption pour la civilisation africaine, se 

traduit dans un champ lexical de lôengagement et du refus. 

 

Soient les phrases : 

(13) Pour moi, la langue franaise est une tr¯s belle langue. Mais, toutes les 

langues sont belles pour ceux qui les parlent. (p. 105) 
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(14) Dôabord, nos langues sont aussi belles que les autres. (p 106-107) 

(15) Mais force est de reconnaitre que les patriotes nôont jamais accept® la 

d®mission, lôabolition de leur culture, de leur histoire, de leur tradition, de leur coutume, 

bref de leur propre identit®. (p. 22) 

(16) Lôhonn°tet® intellectuelle, le courage moral de d®fendre la justice, toutes 

ces valeurs ne font-elles pas partie de lô®ducation traditionnelle des princes. (p. 23) 

(17) Je conviens que pour une fois ton raisonnement nôest pas b°te. (p. 26) 

(18) Les nombreuses poches de son ensemble pagne kita, pagne Tiakoto et 

Diampa (pagne royal, gros caleon et majestueuse, ample chemise traditionnelle) (p. 27) 

 

Les adjectifs qualificatifs et les adverbes de ces six phrases renvoient aux 

th¯mes relatifs ¨ la beaut® de la culture agni, ¨ la r®sistance du Noir, ¨ la c®l®bration des 

faits et aux objets culturels n®gro-africains. Aussi, dans la phrase 13, lôadjectif  ®pith¯te 

li®e ç belle è ®tablit-il lô®quilibre de la  valeur de toutes les langues. Dôailleurs, 

lôadverbe dô®galit® ç aussiéque è le confirme dans la phrase 14 ç aussi belles que les 

autres langues. è. Lôadverbe de n®gation ç Neéjamais è de la phrase 15 traduit le refus, 

le rejet de lôemprise de lôOccident et confirme la priorit® accord®e aux langues 

maternelles africaines. A travers lô®pith¯te li®e ç propre è, lôauteur sôapproprie la lutte, 

la d®fense des valeurs culturelles noires. Lôengagement de lô®crivain est plus pr®sent  

dans lôapologie, la c®l®bration de lôintelligence du Noir. Les adjectifs qualificatifs 

ç intellectuelle è ç moral è, ç traditionnelle è sont les ®l®ments jaillissants du tableau 

®logieux de lôimage du Noir. Il r®sulte de toute cette peinture culturelle  lôengagement 

de lôauteur. Cela rel¯ve du refus, de la remise en cause de la culture du combat, du rejet 

et de lôaffirmation de sa propre identit® culturelle. Dans la m°me perspective, lôauteur 

óóbranditôô une autre religion, une autre forme de conviction : le bossonnisme. 

 

1.1.3.4. C®l®bration du bossonnisme par le pan®gyrique du sacr® 

Lôengagement de lô®crivain se d®veloppe dans plusieurs domaines : la culture, 

la politique et la religion. Apr¯s avoir fait lô®loge de la culture agni, il plaide pour le 

bossonnisme. De fait, le bossonnisme d®coule dôune d®rivation propre : une suffixation 

du óóbossonôô qui signifie g®nie en agni. En effet, ç Jean-Marie ADIAFFI est lôinventeur 

du concept du Bossonnisme ï de óóbossonôô, g®nie en Agni pr®sent® comme óóla religion 

des Africainsôô è (Duchesne, 2000: 299-314). Pour poursuivre, V®ronique Duchesne 

®crit : ç Pour ADIAFFI, la colonisation a commenc® par le spirituel  (lôaction des 

missionnaires), la lib®ration doit donc se r®aliser par le spirituel. Le óóbossonnismeôô, 

autre nom de óólôanimismeôô- terme quôil r®cusait- appara´t alors comme une th®orie de 

la valorisation de la óóspiritualit® africaineôô. Ce concept constitue ®galement pour lui 

une óóth®ologie de lib®ration africaine. è (Duchesne, op. cit, p. 314). 

La pens®e de V®ronique Duchesne repose sur deux constances : le Bossonnisme 

comme la religion des Africains et le Bossonnisme comme une th®orie de la valorisation 

de la spiritualit® africaine, une th®orie de lib®ration africaine. Il illustre ces diff®rents 

aspects dans les phrases suivantes : 

(18) Côest le domaine sacr®. (p. 76) 

19) Le paysage devient de plus en plus myst®rieux jusquô¨ la presquô´le 

sacr®e. (p. 76) 

(20) Côest lôhabitude des masques terrifiants, des statues sacr®es. (p. 76) 
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(21) Oui, lundi, lundi sacr®. (p. 82) 

(22) Le Kiniankpli, le grand tambour sacr®. (p. 83) 

(23) Il est all® profaner lô´le sacr®e. (p. 86) 

(24) Les plus beaux des objets sacr®s. (p. 86) 

(25) Le tambour parleur sacr®. (p. 86) 

 

Il est notable que lôadjectif ç sacr® è  r®v¯le du go¾t prononc® de lôauteur pour 

tout ce qui est myst®rieux. Dôailleurs, le d®compte de lôadjectif ç sacr® è donne le 

chiffre quatre-vingt-quinze fois. Cela d®note que lôauteur est obnibul® par la sacralit®, le 

go¾t prononc® pour le g®nie. Autrement dit, il a foi dans le sacr®, donc, dans le 

f®tichisme. Il croit en la puissance du Bosson quôil trouve infaillible et invuln®rable 

comme le traduisent ces phrases. 

Soient ces phrases : 

(26) Jôai pass® toute ma vie ¨ leur montrer le chemin du vrai Dieu, 

lôunique, le Dieu chr®tien. Et voici quôils ont encore peur des morceaux 

de bois. (p. 93) 

(27) Tous autant quôils sont, ils ®taient et demeurent animistes. La 

religion catholique, la sainte religion, côest du vernis pour eux. Ils 

nôabandonneront jamais leurs f®tiches, pour adorer le vrai Dieu. (p. 93) 

 

Les deux phrases 26 et 27  livrent deux tableaux diff®rents. En ce qui touche la 

croyance occidentale, elle est fond®e par la foi chr®tienne comme le soutient lô®pith¯te 

li®e dans le SN (le Dieu Chr®tien) qui le ç vrai è Dieu. A la foi chr®tienne sôoppose 

lôanimisme, ¨ savoir, le bossonnisme. Lôemploi de la locution de la n®gation 

ç Neéjamais è traduit combien lôAfrique, selon ADIAFFI, doit °tre li®e au f®tichisme, 

toute chose que le Noir refuse dôabandonner. Lôauteur montre son choix pour la 

civilisation africaine par le recours ¨ sa culture. 

 

1.1.3.5. Recours ¨ lôemprunt ¨ la culture agni 

Soient les exemples suivants : 

(28) Ils deviennent des blofou®-bosson : g®nies des blancs. (p. 90) 

           (29) Toute la nuit on dansa le Sid®, lôInd®ni®, le Ndo, lôAboudan, le 

grolo. (p. 90) 

30) KinianpliéBracoo. (p. 84) 

(31) La puissance extraordinaire du Djibo. (p.12) 

(32) Tous les Bosson, les Lokossu®, les Kakatika. (p. 85) 

(33) Des tambours sacr®s, Attoungblans, Kinian-Kpli .  

 

Lôauteur rentre dans la sph¯re spirituelle de lôethnie agni pour mettre en relief sa 

maitrise des objets et des faits. Pour citer le tam-tam, il utilise Attoungblan, Kinian-kpli, 

les tam-tams sacr®s du groupe Akan. Pour ®voquer les diff®rentes danses traditionnelles, 

il met en exergue le Sideer, le Ndo, lôAbouddan, le grolo. Dans son entreprise de mettre 

¨ nu la puissance du óóBossonnismeô, il ®tale les diff®rentes forces mystiques : Les 

Lokossou®, les Kakatika, le Djibo, les Bosson. Au total, il conna´t tout le patrimoine 

culturel de sa soci®t®. En dôautres termes, il fait une compilation des diverses donn®es 

du patrimoine culturel agni. Alors, de faon implicite, il conseille aux N®gro-Africains 
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de choisir le bossonnisme, ¨ la place de la foi catholique ; il valorise la danse Aboudan 

en mettant en berne les danses issues des mutations occidentales. Pour mettre en relief 

son int®r°t ¨ vulgariser la culture africaine au d®triment de celle occidentale, outre le 

lexique o½ il sôattaque au canon de lôesth®tique de la litt®rature franaise, en foulant au 

pied la syntaxe. 

 

1.2. Caract®ristiques syntaxiques de lô®criture du refus de Jean-Marie 

ADIAFFI  

 

Lô®criture du refus de lôauteur de la carte dôidentit® se traduit dans le lexique, 

mais aussi dans la syntaxe des phrases. A cet effet, Jean-Marie ADIAFFI foule au pied, 

parfois, volontairement les r¯gles orthodoxes de lôesth®tique de la litt®rature franaise : 

la ponctuation, construction de la phrase, lôemploi des adjectifs qualificatifs, la 

r®p®tition. 

 

1.2.1. La ponctuation 

La ponctuation joue un r¹le important dans la phrase. A ce propos, Georges 

COURT ®crit en ces termes : ç Quand nous parlons, nous donnons des intentions ¨ nos 

paroles pour exprimer nos sentiments ou nos volont®s. Si la ponctuation ne permet pas 

de transcrire toutes nos intonations et de marquer exactement les pauses du discours, 

elle nous donne cependant de pr®cieuses indications. è (Court, 1974 : 9). 

Georges Court met en relief le r¹le et le fonctionnement de la ponctuation. 

Selon lui, elle v®hicule des informations et accorde ¨ la phrase un rythme ; toute chose 

qui signifie que la ponctuation est indispensable ¨ la compr®hension de la phrase 

lorsquôelle est utilis®e ¨ bon escient. Martin Riegel apporte dôautres pr®cisions : ç la 

ponctuation est le syst¯me des signes graphiques qui contribuent ¨ lôorganisation dôun 

texte ®crit en apportant des indications prosodiques, marquant des rapports syntaxiques 

ou v®hiculant des informations s®mantiques. Dans le processus de production de lô®crit, 

les signes de ponctuation, de m°me que les connecteurs, contribuent ¨ la structuration 

textuelle, qui doit se soumettre aux contraintes de la lin®arit® de lô®crit : les uns et les 

autres marquent les relations (de liaison ou de rupture) entre les propositions 

successives dôun texte. è (Riegel,  Pellat, Rioul, 2009 : 140). 

Ici, Riegel pr®cise plus la place de la ponctuation dans la phrase ; elle structure 

le texte aux fins de donner sens ¨ la phrase, en suivant certaines exigences de lô®crit. 

D¯s lors, le sens du texte est fonction de la mani¯re dont il est ponctu®. Nous allons voir 

alors comment Jean-Marie ADIAFFI ponctue ses phrases dans la perspective de la 

transgression des r¯gles de la litt®rature Franaise. 

 

1.2.1.1. Profusion de signes de ponctuation 

Soient les exemples : 

 

(34) Vraiment, il nôen a aucune id®e. Bizarre ! Bizarre ! Etrange ! (p. 121) 

          (35) Abl®, la plus grande f®ticheuse, la plus ravissante, la plus c®l¯bre, 

Abl®, la grande Abl® au pouvoir surnaturel, Abl®, la fille enfant®e par les Dieux, le 

g®nie, Abl®, la grande Abl® elle-m°me ®tait l¨. (p. 84) 

(36) Ah? Ah! Ah! Ah? Hi! Hi! Ho! Ho! Ho! Le violeur viol® ! (p. 54) 
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(37) Ah! Ah! Ah! Hi! Hi! Hi!H®! H®! H®! H® ! Le violeur viol® ? 

 

Chaque phrase est symptomatique du refus de Jean-Marie ADIAFFI de se 

confirmer ¨ lô®criture de la litt®rature franaise. 

En effet, lôexemple 34 est une compilation de cinq phrases : une phrase 

d®clarative ç vraiment il nôen a aucune id®eè. Le reste ç Bizarre ! Bizarre ! Etrange ! 

Etrange ! è est un ensemble de quatre phrases exclamatives elliptiques de sujets et de 

verbes. Alors, il alterne le point avec les points dôexclamations, de sorte que nôexistent 

que des adjectifs qualificatifs tous seuls constituants en tant que tels des phrases, ¨ part 

enti¯re. Il en r®sulte une pl®thore de points dôexclamation. 

Lôexemple 36 est une suite de point dôinterrogation doubl® de point 

dôexclamation (sept points dôexclamation), pour une seule phrase elliptique de verbe et 

de sujet. 

Lôexemple 37 est la confirmation de lôexemple 36. En effet, apr¯s dix points 

dôexclamations, il termine la phrase elliptique par un point. Il sôagit dôun m®lange de 

point et de point dôexclamations.  Lôexemple 35 offre un autre usage de lôemploi de la 

ponctuation. Lôauteur alterne les ®pith¯tes d®tach®es avec les ®pith¯tes li®es.  

Apr¯s lô®pith¯te d®tach®e qui est superlatif de sup®riorit® ç Abl®, la plus grande 

f®ticheuse è, ce qui ressemble ¨ une ®pith¯te hom®rique, il y a deux virgules. Sur cette 

lanc®e, pour six ®pith¯tes d®tach®es et li®es, Jean-Marie ADIAFFI utilise dix virgules et 

un point. Cette phrase hach®e, offrant un rythme saccad® est le signe que lôauteur 

accorde une importance ¨ lô®num®ration. Sinon, eu ®gard ¨ la dimension de la phrase, 

lôauteur pouvait scinder la phrase en deux. Il se trouve aussi que lôauteur nôapplique 

toujours pas lô®criture de la phrase qui contient un adverbe ayant la valeur dôun 

syntagme pr®positionnel, compl®ment de phrase, dôo½ lôabsence de ponctuation, en 

lôoccurrence la virgule. 

                                 

1.2.1.2. Absence de ponctuation  

 

(38) Vraiment il nôen a aucune id®e. (p. 21) 

(39) Car ici on ne badine pas avec lôinfid®lit® des ®pouses. (p. 53) 

 

Dans lôexemple 38, on a lôadverbe ç vraiment è. Il modifie toute la phrase. D¯s 

lors, il est SP de P (un syntagme pr®positionnel de la phrase). Il est, alors, compl®ment 

de phrase. De ce fait, il a les propri®t®s suivantes :  

- Le d®placement 

43ô Il nôen a aucune id®e, vraiment. 

- Lôeffacement 

38ôô Il nôen a aucune id®e. 

Aussi, lôauteur doit-il utiliser une virgule entre lôadverbe, compl®ment de phrase 

et le reste de la phrase. Il en est de m°me pour la phrase 39. Dans cette phrase, il y a une 

conjonction de coordination ç car è et lôadverbe locatif ç ici è. ç Ici è ®tant un adverbe 

de phrase, il ob®it aux m°mes propri®t®s que ç vraiment è : 

 

- Le d®placement : 

39ô Car, on ne badine pas avec les ®pouses, ici. 
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- Lôeffacement 

39ôôCar, on ne badine pas avec les ®pouses. 

 

De faon fantaisiste, lôauteur transgresse les r¯gles grammaticales franaises et 

sôen d®marque pour proposer son propre style. Alors, il oblit¯re les virgules, dôo½ 

lôabsence des virgules. Parfois, Jean-Marie ADIAFFI pr®f¯re juxtaposer les phrases au 

lieu dôutiliser des termes dôarticulation, dôo½ la parataxe, figure de lôoralit®. 

 

1.2.2. Parataxe ou asynd¯te 

Lôauteur de La Carte dôidentit® proc¯de, par des moyens litt®raires, pour refuser 

la norme ; il explore la parataxe, lôasynd¯te, le d®layage. 

Soient les phrases suivantes : 

 

(41) Elle est en train dôouvrir les yeux pour te r®v®ler au monde. Pour te 

d®voiler la profondeur abyssale de la vie. (p. 75) 

(42) Les b®b®s, les enfants d®laiss®s piaillaient ¨ tout rompre, en 

appelant leur m¯re rendue, sourde et indigne. Le chef du village, pratique, 

r®unit, en un tour de main, le conseil du village. (p. 88) 

(43) Un îil, des yeux. Du beau visage, du visage resplendissant. Quelle 

valeur ? (p. 59) 

 

Dans lôexemple 41, lôauteur utilise la parataxe. De fait, il y a un rapport 

s®mantique entre les deux propositions. Cependant, il nôa utilis® aucun connecteur 

logique pour mettre en relief le rapport de cause ¨ effet entre les deux propositions 

ind®pendantes. La premi¯re, une phrase verbale ; la seconde, une phrase averbale. Alors, 

il a juxtapos® lôune ¨ lôautre ; dôo½ la parataxe. En effet, selon le dictionnaire franais 

Larousse, ç la parataxe est un proc®d® syntaxique consistant ¨ juxtaposer des phrases 

sans expliciter par un mot subordonnant ou coordonnant le rapport de d®pendance qui 

existe entre elles. Il utilise aussi lôasynd¯te. 

Dans lôexemple 42, il existe un lien logique entre les deux phrases. Cependant, 

lôauteur en privil®giant la narration, a oblit®r® le mot de liaison entre les deux 

propositions. Ils peuvent, ¨ cet effet, vu lôurgence dans le premier tableau, ¨ travers les 

adjectifs qualificatifs ç d®laiss®s è, ç rendue è, ç sourde è, ç indigne è : 

42ô Les b®b®s, les enfants d®laiss®s piaillaient ¨ tout rompre, en appelant leur 

m¯re rendue sourde et indigne. Dôo½ le chef du village, pratique, r®unit, en un tour de 

main, le conseil du village. 

Il a proc®d® ¨ une rupture de construction qui donne naissance ¨ lôasynd¯te qui, 

selon Le Dictionnaire franais Larousse : ç est la suppression du terme de liaison entre 

des mots ou des propositions qui se trouvent cependant dans un rapport de coordination. 

Il sôagit dôabsence de jonction. è Lôauteur utilise tr¯s souvent le d®layage et la dilution. 

A lôanalyse de lôexemple 43, nous avons trois phrases elliptiques de verbes et de sujet. 

Le lecteur doit faire un effort pour ®tablir un rapport s®mantique entre ces trois phrases. 

Ce faisant, Jean-Marie ADIAFFI emploie le d®layage qui, selon le dictionnaire franais 

Larousse est : ç lôaction de sôexprimer dôune mani¯re diffuse, en noyant ses id®es dans 

un flot de paroles. è De m°me, la phrase rel¯ve aussi de la dilution. A cet effet, le 
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dictionnaire franais Larousse dit ceci : ç la dilution est la diminution progressive de la 

force par la dispersion, par lôeffacement. è De fait, la pr®sence de phrase elliptique de 

sujet et de verbe nous renvoie ¨ lôutilisation des phrases averbales ; dôo½ lôeffacement de 

constituants de la phrase. Son style sôapparente au style journalistique ou le ma´tre-mot 

est lô®conomie de mot. 

En d®finitive, Jean-Marie ADIAFFI utilise la parataxe, lôasynd¯te, la dilution, le 

d®layage pour cr®er des ruptures de constructions syntaxiques. Il ®pouse aussi dôautres 

formes de transgression syntaxiques pour attester son refus de se conformer aux normes 

de lô®criture de la langue franaise. 

 

1.2.3. Transgression syntaxique : vecteur directeur du refus 

Transgresser, côest fouler au pied une loi, une norme. Autrement dit, côest 

refuser, rejeter lôexc¯s tant et proposer une innovation. Jean-Marie ADIAFFI sôinscrit 

dans cette logique par endroits dans son ®criture. Il proc¯de ¨ des ®carts 

paradigmatiques et ¨ des ®carts syntagmatiques. 

 

1.2.3.1. Ecarts paradigmatiques 
Soient les exemples suivants : 

(44) Les palmiers musiciens. (p. 20) 

(45) Les cocotiers langoureux. (p. 20) 

 

Analysons les sous-cat®gorisations s®mantiques des diff®rents adjectifs 

qualificatifs : 

- Musicien [+humain /+ anim®] 

- Langoureux [+humain /+ anim®] 

Les traits de distinctions propres ¨ ces deux adjectifs qualificatifs sont 

(+humain  et + anim®). Cela suppose que les adjectifs qualificatifs ne peuvent affecter 

les caract¯res du nom propre ¨ un °tre anim® et humain. Ici, on se rend compte que 

Jean-Marie ADIAFFI utilise ç musicien èpour qualifier ç des palmiers è qui nôob®issent 

quôau crit¯re anim®. Nô®tant pas des humains, ce nom ne peut pas °tre associ® ¨ son 

emploi. D¯s lors, lôauteur transgresse les normes propres ¨ la syntaxe de lôadjectif 

qualificatif. Il en est de m°me pour le deuxi¯me adjectif qualificatif. Dans les deux cas, 

il sôagit dô®cart paradigmatique. Il r®sulte de cet emploi que lôauteur a voulu recourir ¨ 

la m®taphore sur la base de lôanalogie. 

 

1.2.3.2. Ecarts syntagmatiques 

Lô®cart syntagmatique rel¯ve des distorsions syntaxiques n®es de plusieurs 

anormalit®s grammaticales li®es ¨ la syntaxique, en lôoccurrence, le non-respect des 

normes inh®rentes aux places des adjectifs qualificatifs dans le syntagme nominal ou le 

syntagme verbal. Ici, Jean-Marie ADIAFFI va fouler au pied deux de ces normes qui 

d®finissent la place de lô®pith¯te li®e dans le syntagme nominal. De fait, il convient de 

noter selon Catherine FROMILAGUE ceci : ç en franais moderne, la place non 

marqu®e de lôadjectif ®pith¯te est la postposition, qui est la r¯gle des adjectifs 

classifiants, et qui; quand elle sôapplique ¨ des non-classifiants, tend ¨ att®nuer la 

dimension subjective de lô®nonc®. è (Fromilague, Sancier-Chateau, 2000 : 212). 
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Il ressort de cette assertion que la place non marqu®e de lôadjectif qualificatif, 

dit adjectif classifiant est la postposition ; d¯s lors que cette r¯gle nôest pas respect®e, la 

distorsion syntaxique suscite la subjectivit®. Il convient, pour cela de montrer ce quôest 

un adjectif classifiant. Selon Roberte TOMASSONE, ç les adjectifs ¨ la place fixe ou 

fix®e sont toujours postpos®s au nom : 

- Les adjectifs de relation 

- Les participes pass®s 

- Les adjectifs suivis dôun compl®ment 

- Les adjectifs qui indiquent une propri®t® objective, observable : la forme, la 

couleur. è (Tomassone, 2002 : 221). 

Au nombre des adjectifs classifiants figurent les adjectifs de couleur. Ils sont 

toujours postpos®s. A ceux cit®s, se trouvent les adjectifs verbaux dont parle 

Riegel : ç Ainsi,  sont toujours postpos®s les adjectifs qualificatifs d®notant la couleur 

ou la forme ainsi quôune s®rie dôadjectifs d®crivant des propri®t®s objectives, souvent 

perceptibles ou ing®rables ¨ lôobservation. Il en va de m°me pour les participes pass®s 

adjectiv®s et une grande partie des adjectifs verbaux. è (Riegel, Pellat, Rioul, 2009 : 

630). 

De ces diff®rentes d®finitions, nous notons que la postposition est la place 

habituelle des adjectifs classifiants (adjectifs de couleur, adjectifs verbaux, adjectifs de 

forme, adjectifs relationnels, participes  pass®s  adjectiv®s). D¯s lors quôils acceptent 

une autre place, lôant®position, ils sont porteurs de subjectivit® ; côest ce que fait Jean-

Marie ADIAFFI dans les exemples suivants : 

 

(46) Pour rattraper la filante voiture. (p. 16) 

(47) Aller ¨ nouveau serpenter dans le vert tapis. (p. 73) 

 

ç Filante è est un adjectif verbal. Selon les normes grammaticales, il doit °tre 

postpos® au nom. Or, ici, lôauteur a volontairement employ® une ant®position. De 

m°me, ç vert è est un adjectif classifiant. En tant que tel, il doit avoir une position post 

nominale. Mais, Jean-Marie ADIAFFI lôa ant®pos® au nom. Le faisant, dans les deux 

cas, Catherine Peyrouet parle de ç transgression de la norme dans le choix et 

lôagencement des mots è (Peyrouet, 2000 : 20). Quant ¨ Fromilague, elle ®voque : ç une 

ant®position inhabituelle des adjectifs de couleur et verbaux, lôant®position dite 

inversion po®tique. è (Fromilague, op. cit, p.213). 

Au final, en recourant ¨ lôant®position dite inversion po®tique, Jean-Marie 

ADIAFFI cr®e une distorsion syntaxique, synonyme de óór®bellion litt®raireôô, et par 

ricochet, dô®criture de refus. 

En d®finitive, les caract®ristiques morpho-lexicales qui marquent lô®criture du 

refus de Jean-Marie ADIAFFI sont : lôexpression de lôaffirmation, synonyme du refus, 

la th®matique de la n®gation (expression num®rique de la n®gation), la th®matique du 

refus ¨ travers lôexpression de lôafricanit®, lôaffirmation de la culture n¯gre ¨ travers le 

pan®gyrique de la langue maternelle, de la richesse culturelle multiforme, la 

confirmation de lôexistence du Noir, le champ lexical de lôengagement, lô®rection du 

óóBossonnismeôô en religion Africaine, le recours ¨ lôemprunt de la culture Agni. 

Lô®criture du refus de Jean-Marie ADIAFFI se traduit par des caract®ristiques 

syntaxiques. Elles sont diverses. On peut citer lôemploi de la ponctuation (profusion et 



 
  
 
 
 

Studii ĸi cercetŁri filologice.  Seria Limbi StrŁine Aplicate 

 

32 

 

absence de ponctuation), la parataxe, lôasynd¯te, la dilution, le d®layage, la 

transgression des normes de lô®criture de la langue franaise (®carts paradigmatiques, 

®carts syntagmatiques). Vu le nombre de traits caract®ristiques,  il y a lieu de 

sôinterroger sur les raisons qui pourraient amener Jean-Marie ADIAFFI ¨ ®crire ainsi. 

 

2. Port®e s®mantique des innovations morpho-syntaxiques dans lô®criture 

de Jean-Marie ADIAFFI  

Lô®criture est le reflet des id®es de celui-ci qui investit sa pens®e dans lôîuvre 

quôil conoit. Côest en cela que Balzac ®crit, en ces termes : ç le h®ros romanesque est 

aussi le principe de cristallisation de toutes les ®motions, sensations et convictions de 

son cr®ateur. è (Balzac, 1975 : 103). 

Aussi, le h®ros romanesque est-il le double de lôauteur. Il v®hicule, de ce fait, 

ses convictions, ses ®motions. En tant que tel, M®l®douman livre au lecteur pourquoi 

Jean-Marie ADIAFFI sô®rige contre la litt®rature franaise qui transporte la civilisation 

occidentale. Les diff®rentes raisons sont contenues dans les convictions litt®raires de 

lôauteur. 

 

2.1. Refus des raisons de lôesth®tique de la litt®rature franaise 

Le refus de Jean-Marie ADIAFFI de se conformer aux normes de la litt®rature franaise 

se traduit par plusieurs pr®occupations : 

II -1-1 Libert® dô®crire 

Soient les phrases : 

 

(48) Quôest-ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien ! (p. 33) 

(49) Quôest-ce que vous ®tiez avant nous ? Rien ! Rien ! (p. 33) 

(50) Quôest-ce que vous connaissez avant nous ? Rien ! Rien ! Rien !  

                                                                                                 (p. 33) 

Lôauteur utilise une profusion de ponctuations en trois phrases. Il alterne les 

points dôinterrogation avec des points dôexclamation. Du coup, on assiste ¨ une 

abondance de phrases interrogatives avec une compilation de phrases exclamatives 

elliptiques de verbe et de sujet. Il ressort de cette mani¯re dô®crire deux attitudes : 

dôabord, le refus de se conformer aux r¯gles de la litt®rature ; ensuite, la recherche de la 

libert® dô®crire. En d®finitive, il projette sôaffranchir de la rigidit® des normes de la 

litt®rature franaise. Il utilise dôautres outils linguistiques pour sôaffirmer. De fait, il 

emploi la parataxe et lôasynd¯te pour se rebeller et avoir, par  ricochet une ®criture 

subversive. 

Soient les phrases :  

 

(51) Côest pourquoi nous avons pu vous coloniser. Un vide. Un grand vide. Un 

gouffre profond. 

 

Dans cet exemple, il y a quatre phrases. La premi¯re est verbale. Les trois autres 

sont elliptiques de sujet et de verbes, donc averbales. Il sôagit dôune juxtaposition de 

phrases (parataxe). Il nôy a aucun terme articulateur pour traduire la coh®rence, dôo½ 

lôasynd¯te. Il en profite, dôailleurs, pour donner un effet dôintensit® pour bonifier les 

phrases. En effet, lôutilisation des adjectifs qualificatifs ç grand è, ç profond è donnent 
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aux phrases une gradation ascendante, dôo½ son g®niteur cr®ateur qui contrarie le 

commandant Kakatika qui dit ceci : ç Que connaissez-vous avant nous ? Rien ! Rien ! è 

Cette libert® dô®criture de Jean-Marie ADIAFFI fait de lui un partisan du dadaµsme qui  

est un mouvement international dôartistes et dô®crivains, terroristes, provocateurs, 

iconoclastes, refusant toute contrainte id®ologique, morale ou artistique. Il pr¹ne la 

confusion, la d®moralisation, le doute absolu et d®gage les vertus de la spontan®it®. Son 

activit® de d®construction et de destruction des langages (verbal et plastique) se traduit 

par ses îuvres durables qui ouvrent certaines voies majeures de lôart contemporain. è1. 

Quelques points saillants de cette d®finition justifient le trait dôunion entre 

lôauteur et le dadaµsme : le refus de toutes contraintes id®ologiques, lô®loge de la 

confusion, de la d®moralisation, de la spontan®it®, la destruction et la d®construction des 

langages. 

La r®volution litt®raire de Jean-Marie ADIAFFI se traduit aussi par la 

conception du roman. 

 

2.1.2. Recours ¨ la grivoiserie 

Le roman a, dans sa d®finition, plusieurs caract®ristiques, entre autres : r®cit en 

prose dôune certaine longueur dont lôint®r°t est dans la narration dôouverture. En plus, il 

respecte la vraisemblance et la biens®ance. Avec lôid®e de transgresser les normes de la 

litt®rature, nous sommes ¨ nous demander si Jean-Marie ADIAFFI respecte tous les 

crit¯res du roman. 

(52) Elle montra alors le petit ç Kodjo è macul® de sang. (p. 50) 

(51) il nôy a viol que lorsquôil y a p®n®tration vaginale et ®jaculation 

spermique. (p. 51) 

(52) Profond®ment ? Tôa-t-il mouill® ? (p. 51) 

(53) A la fin, tu ®tais un peu excit®e. (p. 51) 

(54) Tant profonde ®tait sa jouissance. (p. 54) 

Proc®dons au relev® des adjectifs qualificatifs et des adverbes en vue dôun 

champ lexical : 

¶ Macul® 

¶ Vaginale 

¶ Spermique 

¶ Profond®ment 

¶ Excit®e 

¶ Profonde 

Nous sommes dans un champ lexical de lô®rotisme, de la grivoiserie. Ce champ 

lexical est une atteinte ¨ la moralit®. Il remet en cause le respect de la biens®ance et de la 

pudeur. Ici, Jean-Marie ADIAFFI met en relief la sensibilit®, la supra-sensibilit® du noir, par 

opposition ¨ lôinertie et lôinsensibilit® de lôhomme blanc, dôo½ le d®sir de Jean-Marie 

ADIAFFI de choquer le lecteur. De ce fait, il oppose la sensibilit® n¯gre ¨ celle hell®niste. 

Dans la m°me foul®e, il d®truit un autre crit¯re du roman. 

 

                                                                 
1 Encyclop®die Larousse en Ligne-mouvement dada ou dadaisme, 

http://www.larousse.fr/encyclop®die/divers/mot_dada115416 

. 

http://www.larousse.fr/encyclopédie/divers/mot_dada115416
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2.1.3. M®lange de genres ou lô®criture NôZASSA 

La litt®rature franaise est fond®e par des genres litt®raires et des mouvements 

litt®raires. Au nombre des genres litt®raires se trouvent, entre autres, le roman, la po®sie, 

le th®©tre, lô®pop®e etc. chaque genre litt®raire  a des sp®cificit®s propres ¨ elles. Voyons 

comment Jean-Marie conoit le roman. 

Soient les exemples : 

 

(55) Ah? Ah! Ah ? Hi ! Hi ! Hi ! Le violeur viol® ! 

(56) Ah! Ah! Ah! Hi  ! Hi ! Hi ! H® ! H® ! H® ! Le violeur viol®. (p. 54) 

(57) Le blanc me demande ma carte dôidentit® 

Ton fr¯re Anoh  Ass®mian 

Il faut que je la trouve 

Côest une question de vie ou de mort 

Mon fr¯re Anoh Ass®mian 

Me voici  

nu 

aveugle 

tortur® 

accabl®é (p. 61)  

Les exemples 55 et 56 offrent deux rimes plates qui donnent lôallure dôune 

®pith¯te traduite par lôadjectif qualificatif ç viol® è. En plus lôexemple 57 est un 

ensemble de vers libres avec la d®ch®ance de M®l®douman contenu dans lôallure des 

adjectifs qualificatifs ç nu, aveugl®, tortur®, accabl® è qui va d®creshendo, dôo½ la 

pr®sence de gradation ascendante et descendante. 

Au final, il est ¨ noter que lôauteur utilise dans le genre romanesque la po®sie, 

un tout autre genre litt®raire. A cet effet, lôauteur cr®e une autre pratique subversive 

propre au dadaµsme. En le faisant, il propose la libert® dô®crire par la çconfusion, 

refusant toute contrainte id®ologique, morale ou artistique. è1 De ce fait, il rejette la 

monotonie dôun genre litt®raire, en y accordant du mouvement. Dôailleurs, il appelle son 

genre, ç le NZASSA è. Cette ®toffe r®sultant de lôagencement de plusieurs morceaux de 

tissus multicolores o½ il pr®sente une ®criture ®clat®e, le m®lange des genres ou óóle 

genre sans genreôô2 la r®volution litt®raire de Jean-Marie ADIAFFI repose sur la 

transgression syntaxique, une innovation esth®tique. 

 

2.1.4. Transgression : distorsion des normes de la litt®rature franaise 

La litt®rature franaise a des normes qui r®gissent lô®criture de la langue. Tout 

usager, se doit de sôy conformer, et ¨ lô®crit, et ¨ lôoral. Sôen d®marquer revient ¨ les 

fouler aux pieds, cela donne lieu ¨ des distorsions ou ¨ des ®carts. 

 

2.1.4.1. Ecarts paradigmatiques 

Soient les exemples : 

 

(58) Les palmiers musiciens. (p. 20) 

(59) Les cocotiers langoureux. (p. 20) 

                                                                 
1 Encyclop®die Larousse en Ligne-mouvement dada, 115416 
2 Fr.wikip®dia.org/wiki/Jean-Marie ADIAFFI . 
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Les adjectifs qualificatifs ç musiciens è et ç langoureux è ont les traits 

distinctifs possibles suivants : [+humain /+ anim®], [+concret /+ objectif]. Tels utilis®s, 

ils qualifient les noms [-humain]. D¯s lors, il y a un ®cart paradigmatique. A travers 

cette ®criture, Jean-Marie ADIAFFI poursuit lô®lan po®tique insuffl® ¨ ses textes. Cela 

traduit lôexpression de lôaffranchissement de la rigidit® de la litt®rature franaise. Par 

cons®quent, il rejette la litt®rature orthodoxe franaise. Pour ce faire, son ®criture est 

parsem®e dôimages et de figures de styles : 

 

(60) Si on te bat pour une noble cause, tu ressens curieusement de la 

joie. (p. 101) 

(61) Et a, ces jolis ornements ¨ mes pieds, ces jolis bracelets ¨ mes 

poignets. (p. 6) 

(62) Si tous les chr®tiens vivaient chr®tiennementé (p. 95) 

Dans lôexemple, lôopposition s®mantique entre ç noble è et çcurieusementè 

renvoie ¨ lôantith¯se. Dans lôexemple 61 ç jolis è rel¯ve de lôironie. Pour finir, 

lôexemple 62 lôemploi de lôadverbe rel¯ve de la tautologie. En somme, il atteste par le 

poids des images le go¾t de la po®sie. Outre lô®cart paradigmatique, Jean-Marie 

ADIAFFI cr®e des distorsions syntaxiques dans ses ®crits. 

 

2.1.4.2. Ecarts syntagmatiques 
Soient les exemples : 

 

(63) Pour rattraper la filante voiture. (p. 16) 

(64) Aller ¨ nouveau serpenter dans le vert tapis. (p. 73) 

 

Dans les exemples ci-dessus, nous avons deux adjectifs classifiants ç filante è et 

ç vert è qui d®crivent un ®tat objectif de lôobjet. Dôo½ leur position postnominale. 

Cependant, ici, il se trouve en position ant®nominale. Parant, lôauteur transgresse les 

normes de la syntaxe des adjectifs qualificatifs de couleur et des adjectifs marqu®s 

devenant du coup, des adjectifs non-classifiants, avec une valeur subjective. Cela est un 

signe de lôexpressivit® de lôauteur, comme le traduit en ces termes Anne Sancier-

Chateau : ç Devenu adjectif non-classifiant par son ant®position, lôadjectif ant®pos® 

prendra volontiers une valeur subjective, propre ¨ traduire lôappr®ciation ou lôaffectivit® 

de lô®nonciateur è. (Denis, Sancier-Chateau, 2012 : 19). 

Aussi, la position ant®nominale des adjectifs pr®cit®s permettent-ils ¨ lôauteur de 

sôopposer ¨ la complexit® de la grammaire franaise. Du coup, il prend la libert® de 

traduire le genre cr®ateur du Noir. Mais aussi de traduire une volont® de recherche une 

esth®tique litt®raire propre aux ®crivains Africains. Côest dôailleurs ce quôaffirme 

L®opold Sedar Senghor dans son article ç lôesth®tique n®gro-africaineè paru dans la 

ç Revue Diog¯ne è en 1956, affirme en ces termes : ç côest dire que le N¯gre nôest pas 

d®nu® de raison, comme on a voulu se le faire dire. Mais sa raison nôest discussive ; elle 

est synth®tique. Elle nôest pas antagoniste, elle est sympathique. Côest un autre mode de 

connaissance. è (L®opold Sedar Senghor, 1954).  Du coup, ADIAFFI sôinscrit dans les 

pas des N®gritudiens. Alors, il revendique, par lô®criture du refus, lôesprit de cr®ativit®, 

la raison du n¯gre, remis en cause par le colonisateur. Dans cette foul®e, il fait lô®loge 

du óóBossonnsismeôô. 
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2.2. óóBossonnismeôô ou la nouvelle esth®tique litt®raire n®gro-africaine 

Le óóBossonnismeôô cristallise lôexpressivit® de ADIAFFI. Depuis la conception 

du roman sous forme dô®criture óóNZASSAôô (investissement de la po®sie dans le 

roman) jusquô au vocabulaire empreint dô®rotisme (choix de la grivoiserie ç La rapidit®  

chasseresse du geste habile fut telle, avait expliqu®e lôurineuse viol®e quôelle ne sôen 

aperut que lorsque la puissante chose ®rectile ®tait profond®ment entr®e en elle. (p. 53) 

Il d®finit la th®matique devant °tre la toile de fond de lôîuvre : le sacr® 

ç Attoungblan, un lundi sacr®, le Kiniankpli, le grand tambour sacr®, qui ne sort du bois 

sacr®, de lô´le sacr®e. (p. 83). Du point de vue syntaxique, il pr®conise la libert® 

dô®criture (le go¾t  prononc® de la distorsion li®e au choix du dadaµsme qui pr®conise le 

refus de toute contrainte id®ologique et lô®loge de la d®construction   et la destruction du 

langage.) Le go¾t pour la sacralit® fait de lui un adepte du symbolisme baudelairien qui 

d®crit la trajectoire verticale de la pens®e de lôauteur entre le spleen et lôid®al, ou entre le 

monde sensible et le monde suprasensible. Il se d®gage alors une id®ologie de son 

îuvre. 

 

2.3. Id®ologies r®sultant de lôîuvre dôADIAFFI 

Lôid®ologie se d®finit en filigrane de la pens®e de lôauteur v®hicul®e par  le 

h®ros romanesque. Deux formes dôid®ologie se d®gagent du discours de M®l®douman : 

 

2.3.1. Id®ologie litt®raire 

Lôid®ologie litt®raire r®sulte de lôesth®tique litt®raire que recherche lôauteur. En 

effet, il privil®gie la libert® dô®criture sans sôengluer dans la rigidit® li®e aux normes. 

Alors, le óóBossonnisme doit °tre le mouvement litt®raire qui sied, avec le 

d®veloppement des valeurs culturelles et des forces occultes propres ¨ la civilisation 

n®gro-africaine. Dôo½, son choix de sôinscrire dans la vision n®gritudienne qui fait de lui 

un n®o-n®gritudien, comme le dit Senghor : ç Pour Senghor, la n®gritude sera toujours 

lôaffirmation des valeurs culturelles du monde noir. è (Joubert, 1992 : 200). 

A cet effet, le Bossonnisme devient pour lui le mouvement litt®raire de combat, 

de lib®ration des serres litt®raires de la litt®rature franaise. Bref, une litt®rature du refus 

et du combat. 

 

(65) Enfilons notre langue droite aussi tranchante que lô®pop®eé Pour leur 

victoire et leur gloire, levons-nous prompts pour guider le peuple mien. (p. 62). 

 

2.3.2. Engagement litt®raire 
En ®crivant lôadjectif qualificatif ç prompts è, lôauteur met en relief lôesprit de 

combat. Il se d®finit un statut : lô®veilleur de conscience. Il est celui qui ®claire les 

autres ; ADIAFFI veut °tre celui qui d®finit la voie ¨ suivre pour la libert® du N®gro-

Africain. Alors, la r®bellion litt®raire para´t la meilleure arme de combat. Bref ! 

Lôengagement litt®raire d®coule du de lôid®ologie litt®raire quôil entretient dans son 

îuvre. 
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Conclusion 

La carte dôidentit® est un roman qui a donn® lieu ¨ la d®termination de Jean-

Marie ADIAFFI. A travers son ®criture, il ®voque son go¾t pour la libert® dô®criture qui 

pr®conise la libert® de penser et dôagir. Se fondant sur son enfance avec les Komian (les 

pr°tres africains entre Gnamien (Dieu) et les disciples (les n®gro-africains), il privil®gie 

le monde sacr® pour r®soudre les contingences du monde noir. Lôengagement, le combat 

doivent °tre fondus dans lô®criture, tremplin s¾r pour la lib®ration du peuple africain 

opprim®. Alors, affichant son go¾t pour le dadaµsme qui pr®conise lôaffranchissement de 

toute contrainte id®ologique, il avance dans le refus, ¨ travers la destruction et la 

d®construction du langage. 
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COMMON GRAMMAR MISTAKES IN ENGLISH / ERREURS 

GRAMMATICALES COURANTES EN ANGLAIS / GREķELI 

GRAMATICALE COMUNE ĊN LIMBA ENGLEZŀ1 

 

 
Abstract: The current paper aims at presenting several English grammar mistakes 

that occur most frequently with foreign English speakers. It debates upon the English 

grammatical contexts that are usually confused by this category of speakers, also providing 

the readers with correct variants for each of the respective situations as well as with the 

necessary explanations for these variants. The paper intends to help readers avoid this type 

of errors, thus enhancing the importance of a correct usage of the language. 

Key words: conformance, mistake, grammar. 

 

The importance of a correct usage of the language should be enhanced with 

every foreign English speaker that should understand and avoid all the possible 

mistakes that frequently occur. As SporiἨ stated, ñlack of compliance with the 

linguistic norms results in deviation/ mistake. A form of deviation from correctness 

is represented by the solecism. In a larger sense, solecism is defined as any type of 

mistake, deviation from norms, including the breaking of etiquette, of decency.ò 

The current paper takes into account the grammar errors that usually 

appear in written as well as in spoken forms with most of the foreign English 

speakers.  

Incorrect  I have seen her last weekend. 

Correct I saw her last weekend.  

When time is clearly stated (last, ago, yesterday, on the 5th of May), the use of Past 

Tense is requested. 

Incorrect  The woman which is talking to him is from France. 

Correct The woman who is talking to him is from France. 

Who is used with reference to persons, which ï with reference to things and 

animals. 

 

Incorrect  Sheôs married with a doctor. 

Correct Sheôs married to a doctor. 

The correct use of this verb is to be married to somebody. Other verbs: to marry 

somebody, to get married to somebody. 

 

Incorrect  She wanted to leave the party because she was boring. 

Correct She wanted to leave the party because she was bored. (or "She wanted to 

leave the party because it was boring") 

Boring means uninteresting and tiresome, dull. Bored means filled with boredom, 

uninterested. 

 

                                                                 
1 Andreea Moise, University of Piteĸti, Romania, andreea_maciu@yahoo.com 
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Incorrect You must to fasten your seatbelts. 

Correct You must fasten your seatbelts. 

One cannot use the preposition to neither before, nor after modal verbs, such as 

must. 

 

Incorrect  Every girls like him. 

Correct Every girl likes him. 

Every can be used only in conjuction with singular nouns. 

 

Incorrect  Although she was sad, but she put on a happy face. 

Correct Although she was sad, she put on a happy face. 

Although means despite the fact of. But cannot be used in immediate connection 

with although. 

 

Incorrect  I enjoyed from the film. 

Correct I enjoyed the film. 

The correct form of the verb is to enjoy something, which means to like something 

and not to enjoy from something. 

 

Incorrect  I look forward to meet you. 

Correct I look forward to meeting you. 

The corect form of this expression is to look forward to +noun-ing. It compulsorily 

requests an -ing form after. 

 

Incorrect  I like very much chocolate. 

Correct I like chocolate very much. 

Direct objects must be placed immediately after notional verbs. Manner (very 

much) must be placed after direct objects. 

 

Incorrect  She can to play the guitar. 

Correct She can play the guitar. 

Modals, such as can donôt request the use of preposition to after them. 

 

Incorr ect Where I can find a good restaurant? 

Correct Where can I find a good restaurant? 

In modal interrogative sentences, the subject is replaced by the modal verb. (I can 

becomes Can I) The first place can be taken by a wh-question word. 

 

Incorrect  She doesnôt know where can she find a good restaurant. 

Correct She doesnôt know where she can find a good restaurant. 

The second sentence is not an interrogative one. That is why the word order should 

be subject, verb and not viceversa. 

 

Incorrect  She lives in United States. 

Correct She lives in the United States. 
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The correct form of the proper name is the United States, i.e. the USA. We 

normally use the for country names that include States, Kingdom, Republic. 

 

Incorrect  When I will buy a house, Iôll ask you to come by. 

Correct When I buy a house, Iôll ask you to come by.  

In temporal clauses, one cannot use Future Tense but Present Tense when the 

actions in the temporal clause and in the regent clause happen simultaneously. 

 

Incorrect  Iôve been in Romania since three months. 

Correct Iôve been in Romania for three months. 

Since marks the time when the action begins, for example one correct sentence 

would be Iôve been in Romania since August, which means starting with the month 

of August. 

For shows the entire period of time when an action unfolds. 

 

Incorrect  He has a new work. 

Correct   He has a new job. (or "He has got a new job") 

The correct noun is job. Work means labour. 

 

Incorrect  She doesnôt listen me. 

Correct She doesnôt listen to me. 

The correct form of the verb is to listen to somebody and not to listen somebody. 

 

Incorrect  You speak Spanish good. 

Correct You speak Spanish well. 

The above-mentioned context shows the manner in which a person speaks Spanish, 

which means that an adverb is required. The adverb form of good is well. 

 

Incorrect  The police is coming.  

Correct The police are coming. 

The members of the collective noun police are implied, i.e. they. 

 

Incorrect His garden isnôt enough big. 

Correct His garden isnôt big enough. 

Enough should be place only after the adjective. 

 

Incorrect  Do you like a glass of water? 

Correct Would you like a glass of water? 

The correct polite form of asking if somebody cares for a glass of water is would 

you like. 

 

Incorrect There is many books on the table. 

Correct There are many books on the table. 

The expression there are is used in conjunction with plural nouns, i.e. books. There 

is must be used in connection with singular nouns. 
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Incorrect  There are 120 km from Bucharest to PiteἨti.  

Correct It is 120 km from Bucharest to PiteἨti. 

The expression it is must be used in connection with time (Itôs four oôclock), 

distances (the above-mentioned sentence) and degrees (It is two degrees below 

zero). 

 

Incorrect  There are two degrees below zero. 

Correct It is two degrees below zero.  

The expression it is must be used in connection with time (Itôs four oôclock), 

distances (It is 120 km from Bucharest to PiteἨti) and degrees (It is two degrees 

below zero). 

 

Incorrect I didnôt know nobody in Paris. 

Correct I didnôt know anybody in Paris. 

Double negation is incorrect ï didnôt and nobody. Nobody should be replaced by 

anybody so as not to employ a double negation. 

 

Incorrect  My flight departs in 5:00 am. 

Correct My flight departs at 5:00 am. 

The correct forms are: at a certain hour, on a certain day, in a certain month/year. 

 

Incorrect I promise I visit you soon. 

Correct I promise Iôll visit you soon. 

The verb to promise requires the use of Future Tense after it. 

 

Incorrect  She was gave a new book to read. 

Correct She was given a new book to read. 

The form of the grammatical structure of the Passive Voice, Past Tense Simple is: 

subject + was/were + verb 3 (Past Participle) 

 

Incorrect Where is park? 

Correct Where is the park?  

The definite article before the noun (the park) individualizes the noun. If one uses 

the zero article (no article before the noun park), the noun gets a general meaning, 

i.e. all the parks. 

 

Incorrect  He is a important person.  

Correct He is an important person. 

Before a noun or an adjective starting with a vowel one must use the indefinite 

article an. 

 

Incorrect  The life is beautiful.  

Correct Life is beautiful. 

With the zero article (life, not preceded by any article ), the noun implies a general 

meaning, i.e. Life in general is beautiful. 
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Incorrect My husband is engineer. 

Correct My husband is an engineer. 

Before stating oneôs profession, one must place the indefinite article a or an. (a + 

consonant; an +vowel) 

 

Incorrect  If you will believe in yourself, you will succeed. 

Correct If you believe in yourself, you will succeed. 

In Type 1 Conditionals, one must use:  If +Present Tense, Future Tense.   

In Type 1 Conditionals, the condition to be satisfied is real and it has a likely 

outcome. 

 

Incorrect  We studied during five hours. 

Correct We studied for five hours. 

For shows the entire period of time when an action unfolds, i.e. the entire interval 

of studying. 

During means throughout the course or duration of. 

 

Incorrect  Is ready my contract? 

Correct Is my contract ready? 

In interrogative sentences, when the notional verb is the verb to be, the correct 

word order is: to be + subject. 

 

Incorrect She is success.  

Correct She is successful. 

Success is the noun, whereas successful is the adjective. 

 

Incorrect  How many childrens do you have? 

Correct How many children do you have? 

The plural form of the noun child is children. 

 

Incorrect My brother has 10 years. 

Correct My brother is 10 (years old). 

The correct form of this expression is: to be óxô years old. You can also use to be 

and state the age. Itôs incorrect to say to have an age or to be óxô years. Years can 

be used only in connection with old in this expression. 

 

Incorrect  I want sleep now. 

Correct I want to sleep now. 

The correct form is to want something or to want to do something. 

 

Incorrect  You are very nice, as your mother. 

Correct You are very nice, like your mother. 

As shows the quality (e.g. he works as a waiter), whereas like denotes a 

resemblance (she resembles her mother) 

 

Incorrect  He works like a waiter at that restaurant.  
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Correct He works as a waiter at that restaurant. 

As shows the quality (e.g. he works as a waiter), whereas like denotes a 

resemblance. 

 

Incorrect She said me all those things. 

Correct She told me all those things. 

The correct forms of these verbs are: to tell somebody something, to tell something 

to somebody, to say something to somebody. 

 

Incorrect  She came Romania to study. 

Correct She came to Romania to study. 

The correct form in this context is: to come to a place, not to come place. 

 

Incorrect  It is more hot now. 

Correct Itôs hotter now. 

One-syllabled adjectives form their comparative degree by adding ïer to the 

adjective in the positive degree. A single final consonant preceded by a single 

vowel must be doubled in the comparative as well as in the superlative (hot, hotter, 

the hottest). 

 

Incorrect  Can you give me an information? 

Correct Can you give me some information? 

An information does not exist; the singular form of the noun information is a piece 

of information since the noun information is already in its plural form. However, 

itôs rather unusual to ask for a piece of information. The most frequently used form 

is asking for some information. 

 

Incorrect  You like to dance with me? 

Correct Would you like to dance with me? 

The correct formal expression is would you like, which means would you care for. 

It is used for asking politely whether somebody would like something. 

 

Incorrect I go always to school by bus. 

Correct I always go to school by bus. 

Complements of indefinite frequency should be placed before the notional verbs. 

 

 

Incorrect  We drive usually to home. 

Correct We usually drive home. 

Complements of indefinite frequency should be placed before the notional verbs. 

 

To conclude with, the major purpose of this paper is to focus on the 

importance of  a proper usage of the language by presenting the main grammar 

mistakes that generally occur with foreign English speakers. Therefore, by making 

them aware of the occurance of such improper contexts, the current paper intends 
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to avoid nonconformance with the general usage of the languge for each and every 

foreign English speaker. 
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AIDE ê LôACQUISITION ET ê LA M£MORISATION DES 

COLLOCATIONS EN CLASSE DE FLE: £TUDE DE QUELQUES 

LOGICIELS / SOFTWARE FOR HELPING WITH THE PROCESS OF 

ACQUIRING AND MEMORISING COLLOCATIONS IN FRENCH AS 

A FOREIGN LANGUAGE CLASSES / PROGRAME INFORMATICE 

CARE AJUTŀ LA ACHIZIŝIA ķI MEMORAREA COLOCAŝIILOR ĊN 

ORELE DE LIMBA FRANCEZŀ CA LIMBŀ STRŀINŀ1 

 

 
Abstract: Dans le pr®sent article nous allons examiner plusieurs logiciels 

disponibles en ligne mais rarement utilis®s par les professeurs roumains, m°me sôils 

repr®sentent des ressources int®ressantes pour un enseignant de franais langue ®trang¯re 

(d®sormais FLE) pour aborder le domaine de la phras®ologie et notamment des 

collocations. 

Mots-cl®s: logiciel, collocation, FLE. 

 

Summary: We shall anlyse in this article several software programmes available 

online which are seldom used by Romanian teachers, although they represent interesting 

resources for a teacher who teaches French as a foreign language (called FLE) for an 

easier approach to phraseology and more precisely, collocations. 

Key words: software, collocation, FLE. 

 

Dans le pr®sent article nous allons analyser quelques outils informatiques, 

plus pr®cis®ment des logiciels qui aident ̈  lôapprentissage des collocations et que 

les professeurs de Roumanie ont ¨ leur disposition. Leur but est un traitement 

lexicographique efficace dans des bases de donn®es ou des dictionnaires ainsi que 

lôint®gration des collocations en classe de FLE/FOS. Il sôagit de quelques outils que 

nous avons d®j¨ utilis®s dans le travail avec nos ®tudiants en Langues Modernes 

Appliqu®es, dans le cadre du cours de Phras®ologie. Il sôagit dôune pratique 

courante, exp®riment®e depuis d®j¨ quelques ann®es par les sp®cialistes du 

domaine. Dans son ouvrage, Lewis (2000) par exemple, propose dôenseigner les 

collocations ¨ lôaide dôun corpus ®lectronique. En cons®quence, les contextes et les 

concordanciers ont la priorit®, parce que ce type de logiciel ç permet[tent] de 

visualiser rapidement les occurrences et les constructions dôune association lexicale 

particuli¯re. è (Cavalla, Labre, 2009: 10). Malheureusement, ils nôaident pas ¨ 

lôextraction du sens de la collocation. Pour atteindre les meilleurs r®sultats, il vaut 

mieux utiliser ¨ la fois les deux approches, dôune part les logiciels, pour la 

visualisation des collocations et dôautre part le dictionnaire, pour sôattacher au sens 

de lôexpression. Ce type dôactivit® est destin® surtout aux apprenants de niveau 

avanc®. 

Nous voulons pr®ciser que cet article veut d®montrer une fois de plus que 

les logiciels dôextraction des collocations aident ¨ la description et au traitement 

des unit®s phras®ologiques dans la langue g®n®rale et sp®cialis®e. Il existe plusieurs 

avantages ¨ utiliser ces logiciels: 

                                                                 
1 Ana-Marina Tomescu, Universit® de Piteĸti, Roumanie, 

ana_marina_tomescu@hotmail.com 
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- ils permettent lôidentification et la collecte automatique des collocations en 
discours g®n®ral et sp®cialis®; 

- ils structurent les donn®es n®cessaires ¨ lô®laboration des bases de donn®es 

et des dictionnaires ®lectroniques exploitables par les sp®cialistes et les 

usagers; 

- ils facilitent le transfert entre les langues, ce qui aide dôune mani¯re 
consid®rable le travail des traducteurs. 

Ces trois arguments montrent dôune mani¯re ®vidente que la question de 

lôopportunit® de lôintroduction des collocations en classe de langue ®trang¯re ne se 

pose plus. Cependant, il existe encore au moins deux questions auxquelles les 

activit®s choisies par lôenseignant en classe de FLE doivent r®pondre:  

- Quelles collocations doit-on enseigner en classe de FLE ?  

- Quelle est la d®marche didactique ad®quate pour les enseigner de mani¯re 
efficace ? 

 

 

Le dictionnaire en-ligne de Toni Gonzalez Rodriguez 

En ce qui concerne lôacc¯s aux expressions de la quantit® de collocations 

recens®es, le plus connu est le dictionnaire1 de Toni Gonzalez Rodriguez. Il sôagit 

dôun outil informatique qui ®tablit des connexions purement lexicales, mais qui 

nôeffectue pas de traitement linguistique sur les expressions. Un inventaire des 

collocations est disponible aussi gr©ce aux versions ®lectroniques de trois 

dictionnaires de langue de r®f®rence du franais: Le Petit Robert 

Electronique (version 2.1), le Dictionnaire TermiumPlus2 et Le Tr®sor de la 

Langue Franaise Informatis®. Les diff®rences entre les langues sur la s®lection du 

collocatif (faire une conf®rence, mais non *tenir une conf®rence) et en mati¯re de 

sp®cificit®s morphosyntaxiques sont une source de probl¯mes pour lôapprenant 

non-francophone. Pour ®viter ces probl¯mes, nous proposons une ®tude sur la 

pr®sence des collocations dans les m®thodes et les manuels utilis®s dans 

lôenseignement roumain. Nous allons aborder la probl®matique des collocations 

dans une perspective essentiellement synchronique. Elle vise un ç ®tat des lieux è 

portant sur une p®riode contemporaine et sur lôactualit® du sujet. Les collocations 

sont structur®es en fonction de la cat®gorie grammaticale quôelles emploient: 

adjectifs, substantifs et verbes. A titre dôexemple, en cliquant sur abonnement, le 

dictionnaire affiche lôadjectif gratuit et les verbes offrir, prendre, renouveler, 

r®silier, souscrire. Dans le cas de ce mot il nôy a aucun hyperlien. Mais, si lôon 

clique sur le substantif mission, le dictionnaire affiche les adjectifs accomplie, 

d®licate, exploratoire, impossible, lourde, p®rilleuse, salvatrice et les verbes 

accomplir, assigner, ®courter, prolonger, red®finir, saboter. Trois dôentre eux 

repr®sentent des hyperliens: confier, lancer, remplir. Pour conna´tre les 

compl®ments qui accompagnent syst®matiquement certains des verbes propos®s, il 

suffit de cliquer sur lôhyperlien.  

                                                                 
1 http://www.tonitraduction.net/ 
2 http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra, publi® 

par le Bureau de la Traduction du Gouvernement du Canada 

http://www.tonitraduction.net/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
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ê titre dôexemple, en cliquant sur service, le dictionnaire affiche 8 adjectifs 

(d®faillant, ®minent, fier, immense, inestimable, insigne, irr®prochable, signal®) et 

6 verbes (louer, prendre, rendre, r®tribuer, solliciter, vanter) et quelques segments 

r®currents.  Quatre de ces verbes repr®sentent des hyperliens: louer, rendre, 

r®tribuer, vanter. Pour conna´tre les compl®ments qui accompagnent 

syst®matiquement certains des verbes propos®s, il suffit de cliquer sur lôhyperlien. 

Malheureusement, le dictionnaire ne propose pas des relations s®mantiques.  
 

Image 1 

 

 

Lôenseignant peut aller plus loin et, ¨ lôaide de la lexie service, il peut 

montrer aux apprenants quôil existe toute une s®rie de collocations qui contiennent 

la base service. Celle-ci peut se combiner avec plusieurs collocatifs, qui sont 

contraints et orient®s: service comp®tent (d®partement responsable, qualifi®), service 

impeccable (service parfait), service complet (prestation totale), service minimum 

(minimum de travail, dôobligations auxquelles sont astreints les agents de la 

fonction publique en p®riode de vacances ou de conflits sociaux). Il y a certaines 

collocations propres ¨ la langue courante, comme prendre son service (retourner au 

travail au d®but de la journ®e ou apr¯s une pause, se remettre ¨ effectuer son service) et 

dôautres un peu plus sp®cialis®es, utilis®es g®n®ralement par les sp®cialistes du 

domaine: d®manteler un service (fermer un d®partement), d®congestionner un 

service (d®sengorger un d®partement). Dôautres collocations d®passent la sph¯re de 

lô®conomie et leur compr®hension exige certaines connaissances culturelles de la 

part des apprenants: service fun¯bre (c®r®monie religieuse c®l®br®e ¨ la m®moire 

dôun mort), service divin (ensemble des rites particuliers institu®s par une £glise 

pour honorer Dieu), service militaire (p®riode pendant laquelle tout jeune citoyen 

jug® apte accomplit ses obligations militaires afin de pouvoir d®fendre 

®ventuellement son pays par les armes) avec ses variantes service actif et service en 
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r®serve etc. Lôexplication du sens de ces collocations a une vis®e culturelle et 

m°me interculturelle ®vidente. Dans le sous-chapitre d®di® aux exercices, nous 

allons proposer une activit® qui vise lôapprentissage des collocations contenant la 

lexie service. 
 

 

La base de donn®es ARTES (Aide ¨ la R®daction de TExtes 

Scientifiques)1 

Il sôagit dôune base de donn®es2 qui sert ¨ la cr®ation de ressources 

lexicales destin®es aux traducteurs sp®cialis®s et aux scientifiques (en Sciences de 

la terre et de lôenvironnement), qui apprennent le franais comme langue ®trang¯re. 

Mais la base accorde la priorit® ¨ plusieurs langues: lôanglais, lôallemand, 

lôespagnol, le chinois et le japonais. Le mode dôemploi3 du Dictionnaire ARTES 

(aide ¨ la redaction des textes scientifiques). Il est tr¯s simple dôutilisation, en 

grande partie en acc¯s libre (apr¯s avoir pris contact avec lôadministrateur, car 

lôacc¯s total ¨ ARTES est reserv® aux personnes inscrites ¨ lôUniversit® Paris 

Diderot Paris VII) et ¨ la port®e des apprenants.  

Tout dôabord on d®finit la langue cible et la langue source. Ensuite on 

proc¯de ¨ une recherche par terme et de cette mani¯re on peut consulter diff®rentes 

d®finitions, synonymes, collocations, contextes dôemploi privil®gi®s et traductions 

possibles. Il existe trois rubriques: Terminologie en contexte, Phras®ologie 

discursive, Recherche multicaract¯re. Lôenregistrement des collocations dans la 

base permet de fournir des informations sur la distribution des collocations ¨ 

travers les textes analys®s, en fonction de leurs r¹les sp®cifiques, au niveau du 

genre, du discours, du domaine et du texte. Il y a aussi une seconde fonction de 

recherche, disponible ¨ partir d'une notion scientifique g®n®rale que lôon souhaite 

exprimer ou dôune information discursive sp®cifique ¨ la communication 

scientifique que l'on souhaite apporter. Introduire une telle activit® en classe de 

FLE/FOS signifie associer des connaissances de plusieurs disciplinescomme la 

linguistique de corpus, les langues de sp®cialit®, la phras®ologie, la r®daction 

scientifique, la traductologie, la didactique des langues, lôanalyse du discours, la 

s®mantique discursive et la terminologie.  

De cette mani¯re, les enseignants pourront eux-m°mes sôint®resser et 

r®fl®chir au d®veloppement dôoutils adapt®s pour lôenseignement de la 

phras®ologie, de la terminologie, de la traduction sp®cialis®e et de la r®daction en 

franais comme langue seconde. 

 

 

                                                                 
1 https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/ 
2 La base de donn®es a fait partie du projet BasTet (ç Base Terminologique dôaide ¨ la 

Traduction è), d®velopp® par Claudie Juilliard, en 2000 dans le cadre du Master 2 

Pro Industrie de la Langue et Traduction Sp®cialis®e, et dans un autre projet, intitul® 

ESIDIS-ARTES (ç £tude des Sp®cificit®s et Invariants des DIscours Scientifiques en 

vue de lôAide ¨ la R®daction de TExtes Scientifiques è), lanc® par Nathalie K¿bler et 

Mojca Pecman en 2007. 
3 http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/artes/manuel 

https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/artes/manuel
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Antconc, logiciel dôanalyse textuelle 

Il sôagit dôun logiciel dôanalyse textuelle d®velopp® par M. Laurence 

Anthony, professeur ¨ lôuniversit® de Waseda au Japon. Il est gratuit et 

t®l®chargeable1 sur syst¯mes Windows, Mac et Linux. Le mode dôemploi est tr¯s 

simple, en acc¯s libre et ¨ la port®e des apprenants. Il suffit de double-cliquer 

dessus pour lancer lôapplication. Il nôy a pas dôinstallation pr®liminaire. Le 

traitement du texte implique un traitement automatiqu qui prend en compte les 

s®parateurs (espaces, signes de punctuation) et les non s®parateurs (lettres). Les 

mots cooccurrents apparaissent dans la colonne Collocate. Leur fr®quence est 

affich®e (colonne Freq) et d®compos®e en fr®quences ¨ gauche (Freq(L)) et ¨ droite 

(Freq(R)) du mot pivot. De plus, en cliquant sur un mot cooccurrent, on affiche sa 

concordance compl¯te en plus des contextes o½ il appara´t avec le mot pivot. Côest 

un outil qui permet aux apprenants dô®tablir la liste exhaustive des collocations 

pr®sentes dans le texte analys®. Dans notre analyse, pr®sent®e dans le chapitre 

suivant, nous allons tenter dôextraire les collocations les plus courantes pour les 

textes choisis. 

Nous avons choisi 5 textes, extraits de la m®thode Travailler en franais en 

entreprise, Niveau A2/B1, 2011 (auteurs Soade Cherifi, Bruno Girardeau, Marion 

Mistichelli). Le choix nôa pas ®t® fait au hasard, car ces textes appartiennent ¨ la 

rubrique Espace-culture: Le droit individuel ¨ la formation (DIF); Externaliser: un 

choix difficile; La communication interne; Lôessor du t®l®travail; Compte rendu de 

r®union2. Nous essayons de montrer que ce logiciel peut aider lôenseignant ¨ 

introduire les collocations en classe de FLE/FOS dans une perspective culturelle et 

interculturelle. 

Commme il nôy a pas dôinstallation pr®liminaire, la seule condition est que 

les 5 textes soient disponibles au format brut sous forme de fichiers TXT, côest- -̈

dire le type de fichier associ® par d®faut au bloc-notes de Windows. Dans AntConc, 

on s®lectionne les 5 fichiers TXT avec la commande File/Open File(s). Le 

volet Corpus Files affiche les fichiers s®lectionn®s. 
 

Image 2 

                                                                 
1 http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html 

2 Voir Annexe 4 

http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html
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Le traitement du texte implique un traitement automatique, qui prend en 

compte les s®parateurs (espaces, signes de punctuation) et les non s®parateurs 

(lettres). A lôaide de la commande Tool Preferences on a acc¯s aux sept onglets 

correspondant aux diff®rents outils propos®s par 

AntConc: Concordance, Concordance Plot, File View, Clusters, Collocates, Word 

List, Keyword List. Ils sont directement activables ¨ lôaide des raccourcis F1  ̈F7.   
 

Image 3 
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Lôoutil Collocates (cooccurrences) produit les cooccurrences (ou 

collocations) dôun mot pivot. Il faut taper un mot dans la ligne de saisie. Nous 

avons choisi le terme service car on peut le rencontrer dans la plupart des textes qui 

portent sur lô®conomie (marketing, finances, tourisme, etc.). Dans la 

rubrique Window Span il faut r®gler la distance de recherche ¨ gauche et ¨ droite du 

mot pivot ¨ lôaide des valeurs 0, 1L, 1R, 2L, 2R, etc. Nous avons r®gl® la distance 

From 5L To 5R, pour obtenir tout mot rencontr® ¨ partir du 5e mot ¨ gauche du mot 

pivot jusquôau 5e mot ¨ droite, consid®r® comme cooccurrent.  

 
Image 4 

 

On clique alors sur le bouton Start. Nous avons observ® que la recherche de 

cooccurrences ne tient pas compte des limites de paragraphe (seule la distance de 

recherche compte). Au-dessus des r®sultats, on trouve le nombre total de 

cooccurrences Collocate Tokens (120) et le nombre de cooccurrences diff®rentes 

Collocate Types (75). Les mots cooccurrents apparaissent dans la 

colonne Collocate. Leur fr®quence est affich®e (colonne Freq) et d®compos®e en 

fr®quence ¨ gauche (Freq(L)) et ¨ droite (Freq(R)) du mot pivot service. En 

cliquant sur un mot cooccurrent, on affiche sa concordance compl¯te, et non pas 

celle restreinte aux contextes o½ figurent le mot pivot: 
 

Image 5 
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Image 6 

 

Lôoutil Collocates est particuli¯rement utile pour d®tecter les associations 

plus ou moins directes de mots dans un texte. Pour mieux rep®rer les cooccurrences 

r®p®titives, on peut fixer une fr®quence minimale sup®rieure ¨ 1. 
 

 

Hot Potatoes 6.3 


