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yisem d umyag”seg tefransist ɣer tmaziɣt. 
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ASNEMMER 



 

Asnemmer 

Deg tazwara  ad nesnemmer Mass  Äacur Remḍan ; 

yella yid-nnteɣ seg tazwara n ukatay-nnteɣ alamma d 

taggara. 

Ad nesnemmer daɣen asqamu i iqeblen ad skeyden 

amahil-nnteɣ ; Mass Buxruf Remḍan akked Massa Merẓuqi 

Samiya. 

Imawlan-nnteɣ i aɣ-yefkan afus n lemɛawna d uwelleh. 

 Daɣen ad nesnemmer ama d iselmaden, ama d 

inelmaden n ugezdu n tutlayt d yedles Amaziɣ ; ladɣa wid  i 

aɣ-iɛawnen . 

 Imddukkal d temddukkal anda ma llan yal yiwen s  

yisem-is 

  

 



              

 
 

 
ABUDDU 



 

ABUDDU 
 

Ad buddeɣ axeddim-agi: 

I twacult-iw marra ladɣa baba d yemma, i d-iyi-fkan afud d 

tebɣest  akken ad awḍeɣ ɣer wass-agi. 

I watmaten-iw  ; Bussad d Md Akli  

I ultma Saɛda  

I wenza n lejdud-iw ad fell-asen yeɛfu Rebbi . 

I temddakkelt-iw Nasima  d wumi cerkeɣ axeddim-agi. 

Kahina  



 

ABUDDU 
 

Ad buddeɣ axeddim-agi: 

I baba d yemma i ḥemmleɣ aṭas aṭas, d nutni i d-iyi-fkan 

afud d tebɣestakken ad sleḥqaɣ ɣer wass-agi. 

I watmaten-iw yal yiwen s yisem-is 

I yigerdan-nneɣ akken ma llan ladɣa Sunya 

I wenza n lejdud-iw ad fell-asen yeɛfu Rebbi, d jida 

“Dahbiya” i mazal deg tudert 

I temddukkal-iw ttɛuzuɣ aṭas ladɣa Sekkura 

I temddakkelt-iw Kahina yid-s icerkeɣ axeddim-agi. 

Nasima 



 

              

 

 

 
 

TISEGZAL 



Tisegzal 

( Ace)   Algèrie centrale 

( Aha)   Ahaggar 

( Ch)     Vocabulaire Français-Berbère (tachelhit)de Destaing(E) 

( Cha)    Chaoui 

( Chl) / (Clh)  Chleuh 

( Che)     Chenoua 

( FI-II-III)   Dictionnaire Touareg-Français, dialecte de l’ahaggar de Foucould( CH-DE) 

( Gd) / (Gda)  Ghdames II .  Glossiere, de Lanfry ( J) 

( Gha)      Ghdames 

( Ght)      Ghat 

( Izn)       Beni izenacen 

( Kab)      Kabylie 

( Kb)       Dictionnaire Kabyle- Français de Dallet ( J.M) 

( L-c)      Langue Commun 

( L-s)      Lexique spécialisé 

( M.c)     Maroc centrale 

( Mz)      Dictionnaire Mozabite-Français, de Delheure( J) 

( Mzb)    Mzab 

( Nig)     Niger 

( Nif)      Ntifa 

( Oua)    Ouargla 

( Pb)       Pan-berbère 

( Pmc)      parlé de Maroc central  

( Rif)      Rifain ( Maroc) 

( Sen)     Senhadja de Srair 

( Sok)     Sokna 

( Tg)       Dictionnaire Ouergla-Français de Delheure ( J) 

(Trg)       Touareg  

( Tq)       Lexique Français-Touareg, dialecte de l’Ahaggar de Cortade( J-M) 

( Tz)      Dictionnaire Tamazight-Français de Taifi( M) 

 (Wrgl)   Ouargli 

Tisegzal-agi akk i nexdem ur llint ara d ayla-nnteɣ. Neddem-itent-id seg yedlisen i nessemres. 
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TAZWART 
TAMATUT 



Tazwert tamatut 
 
Tazwart tamatut 

 Asmi, tessaweḍ Fransa terẓa azbu1 n tmetti taqbaylit, yewweḍ-d  yimir deg tra ad 

tegzu amek ddsen Leqbayel, amek sedduyen iman-nsen mebla awanak anammas 2dɣa bdan 

yiserdasen gemmren-d ayen yellan akk d tasekla timawit gar-asen ad d-nebder 

HANNOTEAU, suqulen-tt ɣer tefransist akken ad gzun iɣef n daxel  n tmetti, akken ad 

siwḍen ad tt-qeṭṭben, ad tt-arzen akken ilaq, ad siwḍen s wakka leḥkem amharsan3 ɣef yal 

tardast n tmurt. Ha-t-a wamek i bdant tsuqilin timezwura. Ɣef waya nezmer ad d-nini tasuqilt 

tesɛa azal deg tmaziɣt imi ay-agi yekkes-itt-id seg tesraft n tatut akken i d-yenna 

M.MAMMERI :  

“Taɣerma taqbaylit tamensayt tebna ɣef wawal acku imir-nni ur d-yelli ara usemres n tira .”4 

 Syin d asawen uwḍent-d tsuqilin niḍen ay xeddmen wat-tmurt . 

Tineggura-a, ddeqs n taɣulin ay teɛna tsuqilt. Ass n wass-a, imi tameslayt tudef s aɣerbaz, la 

tt-qqaren medden, aṭas n taɣulin i ɣer tebda tettadef, simal tettlal-d lmeḥwiǧat n usuqel. Gar 

temsal yezwaren, tella tmussni yerzan tasnilest ( s yifurkawen-is akk : timsislit, tasniselt, 

taseddast, amawal ). 

Asenked d ufran n usentel 
 Anadi-nnteɣ d tirmit n usuqel n kra seg yixef wis sin n tarist n Salem Chaker “ Un 

parler berbère d’Algèrie”, “timsisdiyin n yisem d umyag”seg tefransist ɣer tmaziɣt syen ad 

nexdem tazrawt ɣef wayen yellan deg-s ladɣa ɣef wawalen icudden s waṭas  ɣer tseddast. 

Nefren ad nexdem ɣef  usentel-agi iwakken ad d-nmel azal n unagraw n yisem d unagraw n 

umyag deg tseddast d wayen akk yeqqnen ɣer-s ladɣa deg tmaziɣt. Akken daɣen nenwa, seg 

uxeddim-agi nnteɣ,  ad nesnerni amawal d tseddast n tmaziɣt. 

 

 

1 Azbu =résistance. 
2 Awanek anammas =Etat central. 
3 Amharsan (tamharsant) =colonialisme. 
4 MAMMERI. M, Poèmes kabyle anciens, Ed: Maspero, Paris, sb 44. 
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Tazwert tamatut 
 
 

Tamukrist 

Deg tezrawt-a, ad neɛreḍ ad nwali : 

 - amek ara d-nerr seg tefransist ɣer tmaziɣt tazrawt n Mass Salem Chaker akken ad 

tenfeɛ deg uselmed n tutlayt ama deg uɣerbaz, ama deg tesdawit? 

 - d acu-ten wawalen i ilaqen deg tsuqilt i tesnawalt n tseddast n tmaziɣt, ladɣa wid i   

d-yewwi Salem Chaker s tefransist? 

  - d acu-ten wuguren i nezmer ad d-naf deg tsuqilt n tarist n S. Chaker ; d wamek i 

nezmer ad asen-d- naf tifrat? 

Turdiwin 

Deg unadi ɣef usuqel n tseddast, nefka-d turdiwin ara ɣ-inejren abrid i wakken ad d-

naf tiririyin ɣef yisteqsiyen i d-nefka deg tazwara. I wakken ad nessiweḍ ad d-nesuqel seg 

tefransist ɣer tmaziɣt ladɣa ayen yerzan taseddast, yessefk fell-aɣ ad neḍfer ilugan n tutlayt 

tanicant mebla ma nessexreb anamek. 

 Deg umecwar n unadi-nnteɣ ɣef yisalan yerzan asentel n tsuqilt ad d-nemmaggar aṭas 

n wuguren yeɛnan amawal imi kra n wawalen ur sɛin ara wid i ten-iwulmen deg teqbaylit, rnu 

ɣer waya ulac aṭas n teɣbula i d-yettmeslayen ɣef usentel n tsuqilt s tmaziɣt. 

 Deg tsuqilt yerzan taseddast seg tefransist ɣer tmaziɣt, ad nsemres awalen yudfen deg 

tutlayt iwakken ad yettwagzu unamek. 

Iswan  

 Iswi, agejdan i ɣer nebɣa ad nessiweḍ seg tezrawt-agi ara nexdem, d tiririt ɣer tmaziɣt 

n tmussni tasnilsayt yellan s tutlayin niḍen. Tin yernan ɣer-s, ad nettekki deg umahil yekkaten 

ad yesfukti tamaziɣt s usidef-ines deg taɣulin titranin. 
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Tazwert tamatut 
 
Asenked n wammud  

 Anadi-nnetɣ yewwi-d ɣef tsuqilt n kra seg yixef wis sin seg tarist n Salem Chaker                   

“timsisdiyin n yisem d umyag” d tagrumma n tmiḍranin yerzan taseddast n yisem d umyag. 

Ammud-nnteɣ ad yesɛu azal n 60 n yisebtar. 

Tarrayt n unadi   

 Amahil-nnteɣ yesɛa kraḍ n yiḥricen, deg uḥric amenzu nessuqel-d kra seg yixef wis 

sin seg tarist n Salem Chaker “Timsisdiyin n yisem d umyag”. Deg uḥric wis sin nefka-d kra n 

tbaduyin ama d tid yerzan taseddast ama d tid n tsuqilt. Ma d aḥric wis kraḍ nezrew deg-s  

talɣa d unamek n  kra n wawalen yerzan taseddast . 

- Ur d-nsedda ara amur-nni ay d-yewin ɣef yisenfal acku  ur nesselḥaq ara.  

- Deg useggas n n 2016-2017 yettwaxdem uḥric amenzu seg tarist-agi n Salem Chaker 

«  les signifiants (unités en inventaire  ferme) – morphologie -" suivie  d’une analyse 

lexicale ». 
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IXEF AMEZWARU: 
ASENKED N TMIḌRANIN 

 
 

 



Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 
Tazwert 

 Deg uḥric-agi, ad d-nesbadu kra n tmiḍranin yerzan amahil-nnteɣ. Akken daɣen i        

d-nessenked tasrist-agi n Salem Chaker.  

2- Asenked n tarist   

Deg useggas n 1983, Salem Chaker yessufeɣ-d deg tesdawit n Aix adlis-ines n 

tseddast i wumi i isemma “Un parler bérbere d’Algérie”. 

Amahil-ines yerza tarist  i d-yessenked  sdat n yimeskayaden n tesdawit n Paris III 

descartes deg duǧember 1978, deg-s yejmeɛ-d akk timsirin yerzan taseddast d tesnilest 

taqbaylit, ama d tid n tmaziɣt s umata  akked tid n teqbaylit. 

Tarist  n Salem Chaker tewwi-d ɣef kra n temsal, gar-asent tid i d-yewwin ɣef waddad 

n tmeslayt taqbaylit deg wayen i seg i d-tɛedda, daɣen llant kra n tmuɣliwin i d-yewwin ɣef 

usentel n twuri tagejdant i tesɛa tmeṭṭut d tyemmat deg umeslay n teqbaylit. 

Ass n wass-a, tamaziɣt tella deg waṭas  n tmura tid n Tmazɣa d uneẓruf akked tid n 

Saḥel  Magreb-saḥara-saḥel : Lmaruc, Lzzayer, Tunes, Libya, Masar, Nijer, Mali, Burkina-

Fasu akked Muritani. 

  Lezzayer d tmurt n Tmazɣa i yettwasnen aṭas s teqbaylit, ɣas ulamma ur meqqret  ara 

aṭas, teččur d imezdaɣ. 

Tamaziɣt, ass-a, d tagrumma n tentaliyin yembaɛaden. Daymi ulac inermisen gar 

tentaliyin-a, maca tineggura-a, bdan yinermisen ama s radyu, ama s yiwnisen, ama s wallalen 

atraren n teywalt . 

Tarist  n  Salem Chaker yebḍa ɣef kraḍ n yeḥricen : 

Aḥric amezwaru “ Isnumak” 

Aḥric wis sin “Taseddast n temsisdiyin d yisenfal” 

Aḥric wis kraḍ “Taseddast n tinawit” 

Amahil-nnteɣ yerza aḥric wis sin seg tarist  n Salem Chaker anda yewi-d deg-s ɣef yisem  d 

umyag i wumi i isemma “ Taseddast n temsisdiyin d yisenfal”, deg-s ad d-naf : 

 
14 



Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 

I. Timsisdiyin n yisem 

a- Timsisdiyin tigejdanin (tigensayin) 

-Tawsit ( Amalay    ~    Unti) 

-Amḍan (  Asuf       ~    Asget ) 

-Addad ( Addad ilelli    ~    Addad amaruz) 

b- Timsisdiyin tisuddimin n yisem  

             (Asuddem anisem) 

 - Isem n tigawt umyig 

 - Isem arumyig akman 

 - Isem n umeskar 

 -Isem n wallal 

 -Irbiben 

 -Ilɣawen s yettaleɣ urbib . 

 -Irbiben inamḍanen n usemyezwer 

c-  Timsisdiyin tinefranin ( tibenkanin)  

  -Timsisdiyin timigdin  

  -Timsisdiyin tudmawanin 

  - Timsisdiyin n tiḍent 

  - Imsisdiyen izwwiren n yisem 

II. Timsisdiyin n umyag 

a- Timsisdiyin Tigejdanin ( tigensayin) 

- Imataren udmawanen  

- Azwir “t” ( udem 1asget) 

- Amaɣun 

- Timsisdiyin n tmeẓra 

- Timawin tisnalɣiyin 
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Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 

- Talɣiwin n tenmegla 

- Tuttra n “umacku” , ad d wanaḍ 

- Timsisdiyin tinmeẓriyin n umyag n teqbaylit : Azalen 

- Iferdisen isinawen : Urmir 

b- Timsisdiyin tisuddimin  

-Imini n wallal 

c- Timsisdiyin tinefranin ( tibenkanin) 

   -Timsisdiyin n wallal tadigant  

III. Timsisdiyin n yiseɣra d yinaw 

a-        - Tibawt : Tamsisda tagtaɣsawt  

- Tibawt tagejdant 

- Tibawin tasinawt  

- Tamsisdit “wr”, asfillet anibaw  

b- Tuttra d ubhat: Timsisdiyin n yinaw 
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Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 
3-Tabadut n tsuqilt  
Selon  Ladmiral (J.R) “la traduction fait passer un message d’une langue de départ (LD) ou 

langue source d’une  langue d’arriver (LA) ou langue cible”1 

Tasuqilt d asiweḍ n yizen seg tutlayt taɣbalut ɣer tutlayt tanicant  

Mi ara d-yessuqel umdan kra seg tutlayt ɣer tayeḍ, mačči d tamsalt kan n umawal, 

maca tuwi-d ad yerr tidmi-s ama ɣer tseddast ama ɣer uɣanib. Akken i d-yenna Ladmiral      ( 

J.R) 

“Amsuqel, yessefk ad yissin mliḥ tutlayt-nni tsemhal tsuqilt, ama d tin seg ara d-isuqel, ama d 

tin uɣur ara isuqel. Tin yernan ɣur-s tuwi-d ad yissin idles n snat n tutlayin-nni, am wakken 

daɣen ilaq ad yesɛu tamussni deg taɣult i ɣef d-yewwi uḍris ara isuqel .”2 

4-Tabadut n tseddast :  

Selon André Martinet : définir exactement l’objet de la syntaxe n’est pas chose facile, comme 

nous le verrons dans les chapitres qui vont suivre. Mais s’il est un pointsur lequel peuvent 

tomber d’accord les linguistes contemporains, à quelque école qu’ils se rattachent, c’est 

qu’appartient à la syntaxe : “c ‘est l’examen de la façon dont les unités linguistiques douées 

de sens se combine dans la chaine parlée , pour former les énoncés”3 

taseddast d tamiḍrant d-yessebganen amek tebna  tefyirt deg tutlayt.Akken d-yenna André 

Martinet :  

Akken ad d-yesbadu umdan taseddast ur yeshil ara. Maca tezmer ad tili tbadut taddayt i-ɣef 

zemren ad mtawan yimussnawen n tesnilest: “Taseddast , d azraw n wamek ttemyuddasen 

wawalen deg tezrazt n umeslay , akken ad taleɣ tefyirt” 4.  

 

 

 

1 - LADMIRAL. J. R, Traduire théorème pour la traduction, Ed. Gallimard, Paris 1994, p11. 
2 Idem, p.11.  
3 MARTINET.A,  syntaxe générale, Armand Colin collection U. P13,  
4 ACHOUR. R. Les cours de la Syntaxe, UMMTO, 2015 / 2016 (Master I, Linguistique). 
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Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 
5-Isekkiren n tsuqilt 5 

Akkal n tsuqilt: yezmer ad yebḍu ɣef kraḍ n tefyar yemseḍfaren : 

a) Tigzi: d gezzu n unamek yellan deg uḍris d lebɣi n umaru. 

b) Tukksa n unamek seg uḍris anaṣli: ad terreḍ lwelha-k ɣer unamek mačči ɣer 

wawalen . 

c) Aɛiwed n usenfali: d asileɣ n wayen i nebɣa ad d-nini deg tutlayt tanicant (iɣer 

nebɣa ad d-nessuqel) 

 

6-Tiẓri tafesrant  

D Tiẓri n Uɣerbaz Aɛlayan Imfesren d Yimsuqlen di Lpari, d tiẓri i ssexdamen deg 

tsuqilt timawit, maca yella anda i tt-sseqdacen ula deg tsuqilt tirawit i tewsatin n yiḍrisen 

yemgaraden treṣṣa ɣef ufares d usileɣ i wid yesseqdacen tiẓri-a, ssawalen-as daɣen tiẓri n 

unamek.  

 

Tarrayt i ḍefren yemsuqlen deg teẓri-a tebna ɣef tigzi n unamek n uḍris anaṣli akked 

wayen ara d-nini deg tutlayt iɣer nessuqel. 

Ilmend n yimazrayanen n tuddsa-a tasuqilt d leqdic neɣ d tigawt i d-yettbanen deg kraḍet n 

tseddarin n tmusni. 

  

 

1°) Asefruri  

Taseddart-a terza tugna tamsalɣant ɣer wanda yettuɣal uḍris, yewwi-d fell-as ad 

nɛiwed asileɣ i uḍris s lmendad n yiferdisen isnilsayen yettwasxedmen, d tilawt i d-yettbanen 

deg uḍris anaṣli. Maca llan yiferdisen i yeffɣen i tesnilest, amsuqel yessefk fell-as ad d-iseddu 

asatal n tegnit, aferdis adelsan d uɣerman. 

 

 

 

 

5 —AICHE Hamid et All, Essai de traduction d’une partie du dictionnaire de J.M. Dallet du 

kabyle/français vers Kabyle /kabyle, UMMTO, 2012, p 13. 
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Aḥric n teẓri                                                                           Asenked n tmiḍranin 
 

2°) Tigzi uqbel asuɣel : 

Yessefk ɣef umsuɣel ad yegzu aḍris akken ad t-yessuqel, ur yettissin ara kan awalen n 

uḍris. Maca ad yegzu ula d izen-is s yiferdisen isnilsanen yettwaxedmen neɣ ayen yufa deg 

unadi. I tegzi n uḍris ad yesseqdec s umata akk ayen yessen ama d tizemmar tisnilsayin ama d 

tamusni tamkusnant, d ayen i yeffɣen i tesnilest iwakken ad yaweḍ ɣer tsuqilt yelhan ilaq ad 

yegzu s telqayt aḍris anaṣli. 

 

3°) Asenfali: 

D amecwar s wazal-is deg tsuqilt, tasekkirt-a tessefk ɣef umsuqel aṭas n tmussni d 

tzemmar. Amsuqel yetturar, yesɛa tamlilt n umaru ur nettaru ara aḍris anaṣli, maca ad yessenfali 

ayen i yebɣa umaru ad t-id- yini deg tutlayt-is; ilaq ad yesɛu tazmert n tira deg tutlayt-is 

tamaynut i wakken ad yessefhem i yimeɣriyen ayen i d-yesduqusen seg uḍris. D amecwar-agi i 

wumi neqqar “ la verbalisation” d akemmel n ugemar n wawalen. 

 

7-Tasuqilt d ufsar  
Yella umgired gar tsuqilt yerzan asuqel n tektiwin i d-nnan s tira seg tutlayt ɣer tayeḍ 

d ufsar yerzan asuqel n tektiwin i d-nnan s wawal neɣ s usemres n usɣal seg tutlayt ɣer tayeḍ. 

Daya i yeǧǧan afsar ad yili d taɣult tameẓyant deg tsuqilt. 

  

Taggrayt  
  Deg yixef-agi nesbadu-d tasuqilt  d tseddast imi d awalen igejdanen deg umahil-agi –

nnteɣ , akken daɣen nessenked-d tarist n Salem Chaker  iwakken imeɣri ara yeɣren akatay-agi-

nteɣ ad yesɛu kra n tikta ɣef tarist-agi, newwi-d daɣen awal ɣef yisekkiren n tsuqilt akken amdan 

iran ad yeg tasuqilt i kra ad yissin tarrayin n tsuqilt.  
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IXEF WIS SIN: 
TASUQILT SEG 

TEFRANSIST ƔER 
TMAZIƔT 

 



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 
Tazwert  

 Deg uḥric-agi ad neɛreḍ ad nessuqel ixef seg tarist n Salem Chaker « timsisdiyin n 

yisem  d umyag » yellan s tutlayt n tefransist ɣer tutlayt n tmaziɣt, iswi d asebɣer n umawal n 

tmaziɣt daɣen ad yeqqim d alal ara sqedcen wid ixeddmen ɣef tutlayt n tmaziɣt. 
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Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 
 

 

185 

 

 

 

II . Taseddast n temsisdiyin d yisenfal 

 

 Ad d-nessenked deg yixef-agi unmiken1 d temyuddsin2 n temsisdiyin3 d yisenfal.4 

Isnumak 5n temsisdiyin, nezrew-itent deg uḥric amenzu I. 

 Iminan inammalen n twura  6( iwuranen isumaranen / war isumaranen, imini uzzig n 

useɣru7  ) ttwazerwen deg “Tseddast n tefyirt” ( ixef III ) ;  S usuddes-agi ur ttemfarezzin ara  

aṭas yiḥricen n tezwart-a. 

. 

 Akken ula d ilelliyen ( ixef wis 31 ), tuget deg-sen d isemmaden inismen war-tamatart 

n wagal8, ur llin ara d tayunin tuzzigin. 

( Umuɣ n yiferdisen yessemden yal tasmilt tettwaxdem deg usuṭṭen n yisnumak .ixef  I .) 

 

 

 

 

 

1 Unmiken = signifié. 
2 Timyuddsin = compatibilités. 
3 Timsisdiyin = modalitées. 
4 Isenfal = substituts. 
5 Isnumak = signifiants. 
6 Iminan inammalen n twura = monémes indicateurs de fonction. 
7 Imini uzzig n useɣru = monèmes de prédication spécifique. 
8 Isemmaden inismen war-tamatart n wagal = des expensions nominales sans marque explicite de dépendance. 
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14. Timsisdiyin  n yisem : 

A . TIMSIDIYIN  TIGEJDANIN  

( = Tigensayin) 

 

• TAWSIT : Amalay ~ Unti 

• Amḍan : Asuf ~ Asget 

• Addad : Addad Ilelli~Addad Amaruz 

B .TIMSISDIYIN N USUDDEM 

C.TIMSISDIYIN TINEFRANIN 9 

( =  TIBENKANIN) 

• Timsisdiyin Timidganin10 

• Timsisdiyin Tudmawanin 

• Tamsisdit n Tiḍent11 

• Imeglas  izewwiren isem12 

 

 

9 Timsisdiyin tinefranin = modalitées facultatives. 
10 Timsisdiyin timidganin = modalitées locatives. 
11 Tamsisdit n tiḍent =  modalité d’altérite. 
12 Imeglas izewwiren isem =  pré-déterminants du nom. 
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A . Timsisdiyin tigejdanin ( = tigensayin )  

Isem yesɛa kraḍet n temsisdiyin tilemmasin.Yal timsisdit d tamisint13, isnumak-nsent 

myertin akk ( wali § 4.1.). 

14.1 .  Tawsit : amalay ~unti  

Tawsit tebna ɣef tenmegla gar umalay d wunti ; yal anmawal14 yezmer ad yaɣ talɣa n umalay 

akked tin n wunti. Ula d inmawalen yettusemrasen s yiwet n tewsit, yella wamek ara alɣen s 

tewsit tis snat. Ay-a yezmer ad yili ula akked yinmawalen i d-yemmalen imidren15 at-wuzzuf : 

  Argaz   targazt  

  Argaz +amalay .         argaz + unti . 

  = “yiwen / argaz”         “yiwet / argaz =targazt” 

  Tameṭṭut    ameṭṭu  

  Tameṭṭuṭ +unti           tameṭṭut+ amalay  

  =yiwet /tameṭṭut          yiwen /ameṭṭu= Ameṭṭu  

• Azal  

Tawsit n tmaziɣt ɣur-s aṭas n tenmegliwin :  

(a)- tanmegla n wuzzuf16 : Awtem ~Tawtemt  

Amalay : alɣem          aqcic  

Unti :    talɣemt          taqcict  

(b) tanmegla n tiddi : Talɣa Tarawsant ~ Asemẓi  

                                                              ~ Asemɣer 

-Talɣa tarawsant  17  Asemẓi  

 Amalay                                    Unti  

Iɣzer                                         Tiɣzert  

Axxam                                      Taxxamt  

-Talɣa tarawsant   Asemɣer  

  Unti                                      Amalay  

   Ṭiṭ                                          Iṭṭew  

13 Tamisint = binaire. 
14 Anmawal =l éxeme. 
15 Imidren = être vivant. 
16 Tanmegla n wuzzuf = opposition de sexe. 
17 Talɣa tarawsant = forme neutre. 
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(c) Assaɣ n umettwawi 18    ~    amaway19 

   Tawsit ~ Afgan 20 

   (Amalay )     (Unti )  

 Amalay :     aslen                              azemmur  “ D ayla yeẓẓan d azemmur” 

    “aslen ,                          “tazemmurt ,  

    Tiselnin (imsegrew)”          tizemmrin (imsegrew)” 

 Unti :          taslent                                tazemmurt  

          “yiwet n teslent”                       “yiwet n tzemmurt”    

Kraḍet-agi  n tenmegliwin  n tewsit ur ttemseḍfarent ara akken iwata ta deffir tayeḍ . 

tanmegla n uwtem 21~ tawtemt22 tella kan deg yinmawalen i d-yemmalen imidren at-wuzzuf.  

 

Tanmegla : talɣa tarawsant ~ asemɣer / asemẓi, tella ladɣa deg yinmawalen i d-yemmalen  

isekla. 

Tanmegla Tawsit  ~  Afgan, terza kan isekla .  

Tuget n twuriwin senfalayent-d amgired n tewsit i d- yettilin deg tmaziɣt: 

Afran n yiwet gar snat n tenmegliwin tezmer ad tili d anamek iman-is. 

14.2. Amḍan : Asuf ~ Asget 

Tagrumma n yinmawalen inismen sɛan tanmegla-a. 

S umata tisuraf llant deg yismawen n yiferdisen n tenga: 

• Aman                                    Irden 

(Asget)                                  (Asget) 

• Iẓan                                      Timẓin 

(Asget)                                 (Asget) 

 

 

 

18 Amettwawi = hyponymie. 
19 Amaway = hypéronymie. 
20 Afgan = Individu. 
21 Awtem = mâle. 
22 Tawtemt = femelle. 
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14.3. Addad : Addad ilelli~ Addad amaruz (A.I~ A.A) 

Tanmegla n waddad ilelli d waddad amaruz deg teynallit23, d tamsalt n tesnalɣa24 ugar n 

tseddast. 

Addad amaruz yettban-d wazal-is deg tenmegla imi ur yezmir ara ad d-iban ala ma yekcem deg 

unuddus25, addad ilelli d talɣa yettaɣ yisem mi ara yili berra n tseddast. 

        Tanmegla n waddad tettban-d ama d umalay, ama d wunti, yettili daɣen ama deg wasuf 

ama deg usget. 

D acu kan aṭas n yismawen ur nesnemgal ara sin-agi  waddaden ( addad ilelli, addad 

amaruz) (addaden-agi di sin ɛedlen talɣa). 

Kra n yismawen iqburen n tmaziɣt ur sɛin ara tanmegla-agi n waddad : 

• Fad, 
• Laẓ,  
• Nadam,  
• Karaf,  
• Beṭṭu,  
• Berru, 

Ismawen-agi akk ur sɛin ara tiɣri tamezwarut s way-s tettaleɣ tenmegla n sin waddaden     
(wali tasnalɣa§4.15.) 

- Imerḍilen i d-yekkan seg teɛrabt d tefransist( Ṛadyu...),  (gar 30 ar 40% seg umawal) mi ara 
yili ur uɣen ara talɣa n yisem n tmaziɣt, ur snemgalen ara ilelli d umaruz.  

- Kra n yismawen untiyen akked kra n yisegten, tiɣri-nsen tamezwarut d timezgit. (wali § 3.4.) 

 Seg tama n talɣa, timsisdit-a simal la tjellu. 

 

 

23 Taynallit = sychronie. 
24 Tasnalɣa = morphologie. 
25 Anuddus = syntagme. 
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14.4. Azalen n waddad amaruz d yisutal 26deg yettili:  

Talɣa n waddad amaruz ur d-tettban ara iman-is, i tt-id- yemmalen d kra n tenzaɣ mi ara 

zwirent isem,  ttarrant  isem-nni d amaruz. 

• n,  

• deg,  

• i,  

           ... 

Isem iḍefren tanzeɣt yettili s umata deg waddad amaruz. Maca imi tawuri n yisem-nni 

amaruz, d tanzeɣt i tt-id-yemmalen, tamatart n waddad deg yisutal am wi ; d tamsalt 

tasnalɣant.  

Maca tella tsureft deg usemgired gar tenzaɣ: 

• “S”, “s”  n tnila, akked “s”n wallal 

Tban-d s tenmegla n waddad n yisem i d-iḍefren : 

• S, “ɣer” (d tanila)                      Isem deg waddad ilelli 

• S, “n wallal ”                             Isem deg addad amaruz 

(1) ...s                                              aman 

s aman (+ addad ilelli) 

 (2)...s                                               waman 

 Akked waman (+ addad amaruz) 

Tanmegla n waddad ɣur-s tamlilt taseddasayt 27deg kra n yisutal i d-iteddun: 

-Sdat n umyag tessemgarad:  

• Isem s twuri n usemmad imsegzi ( wali § 20.2.-20.4.)           Addad  amaruz 

 

26 Isutal = contexte. 
27 Tamlilt taseddasayt = rôle syntaxique. 
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• Isem s twuri n usemmad usrid (wali § 20.5.)               Addad Ilelli 

 

(3) Yenɣa         wergaz (Addad Amaruz) 

=”yenɣa,  argaz = argaz yenɣa” 

(4) “Yenɣa argaz”(addad ilelli) 

=”yenɣa argaz” 

Mi ara yeḍfer yisem, isem-nniḍen, addad amaruz yemmal-d assaɣ n uglas 28( wali §23.4.) deg 

yimedyaten d-iteddun ( tanzeɣt “n” ulac-itt) 

• Sdat n yisem n umḍan ( alamma d 10 , wali § 4.19.-20) 

(5) Yiwen wergaz (Addad Amaruz) 

(6) Snat tlawin (Addad Amaruz)  

• Mi ara yili umaruz n yisem amalay s teɣri /U/ yettka ɣer taggayt tasnalɣayt 

(wali §4.11.) 

Isem 1 + Isem 2 ( addad amaruz=/u/ 

(7) Taddart ugemmun (Addad Amaruz) 

(8) Awal uderwic (Addad Amaruz) 

Deg usatal-agi addad amaruz  = (“asemmad n yisem”) yettnemgal d waddad 

ilelli (=”arbib”, wali §28.5.) 

  

28 Assaɣ n uglas = relation de détérmination (aglas = détérmination, gles = détérminer) 

 
28 

                                                        



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 

 

 

192 

 

(9) Awal uderwic                     ~                              (10) awal aderwic 

(Addad amaruz =isem)                                       (Addad ilelli= arbib) 

 14.6. Addad amaruz yemmal-d, ihi : 

        -Tawuri n usemmad imsegzi 

        -Deg kra n wawalen, isem yettaɣ tawuri n usemmad n yisem. 

 Ɣas akka, addad amaruz simal yettenqas wazal-is, mazal-it ar tura d anammal n twuri, 

d asalel 29n wassaɣ yettilin gar yisem ameglas akked yisem uglis. 

K.G.Prasse, yessemres awal n “cas”, maca iban kan belli isem n “cas” ur iwulen ara.    

( 1974, sb 11). 

“ Imi sin ( les cas) ay yellan, azal-nsen ur yelli d usdid.30 (...) Maca d ( les cas) acku mmalen-

d tiwuriwin n yismawen deg tefyar.” 

Ma d nekkni, nesmenyaf ad as-nsemmi anammal n twuri neɣ tamatart n wagal 31( ɣef temsalt-

a wali daɣen Galand 1964, sb39) 

 

 

  

29 Asalel = support. 
30 Usdid = large. 
31 Tamatart n wagal = marque de dépendance. 

 
29 

                                                        



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 
 

 

193 

 

B/ Timsisdiyin tisuddimin n yisem: 

    -Asuddem anisem 

Iẓuran inmawalen zemren ad d- ffɣen seg-sen aṭas n wanawen n yismawen. 

Ismawen isuddimen ttalɣen s yizwiren am widak n talɣiwin tisuddimin n umyag. 

(a) Timitar n usuddem n tɣara32 (iwṣilin, allus n tergalt, aseɣzef n tergalt). Timitar-a 

uɣalent d timsal tinmawalin, ur tent-mazal ara d iferdisen n tjerrumt. Tewwi-d ad 

ttwazewrent akked tid n umyag. 

(b) Llant tmitar niḍen, yeddsen d anagraw, ttalɣen yis-sent yismawen seg umyag.  

Timitar-a, d tayunin tinejrumin. Azraw-nsent, yezga d taseddast, acku tamlilt-nsent d 

asmutti n wawal seg taggayt ɣer tayeḍ ( taggayt n yimyagen                    taggayt n 

yismawen) 

14.7. Deg teẓri, seg umyag zemren ad d-ffɣen aṭas n yismawen :  

• Isem n tigawt tumyigt (d isem amadwan33), yemmal-d akala (=”asexdem n”) 

Rwy                           Isem n tigawt tumyigt                        Arway 

Yal talɣa tumyigt tezmer ad d-tefk asuddim-a. 

• Isem umyig akmam 34 

Llan wid yellan d ismawen n tigawt, uɣalen d ismawen ikmamen (Isem n tigawt                      

Amyag akmam)    

  Aḍen                       Aṭṭan  (yesɛa talɣa n yisem n tigawt) 

 Yemgarad ɣef : 

  

32 Timitar n useddem n tɣara  =  marques de types expréssifs.  
33 Isem amadwan  =  dénominatif abstrait. 
34 Isem umyig akmam  =  nom dévérbatif concrét. 
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 Aḍen                           Aḍan (= isem n tigawt umyig ) 

    Yuḍen 

    Talɣa-a, ad tili tlul-d melmi kan, ur telli d tanaṣlit) 

Kra n yisuddimen sɛan sin n wazalen : 

 Aru                             Tira                 - “Tigawt n tira” akked  “tira s yiman-nsent” 

 Ames                          Amus              - “Tigawt n wammus” akked “ammus s yiman-is” 

14.8. Maca deg umur ameqqran, siwa azal n yisem akmam i d- iggerrin :  

 Bry                                  Abruy (d ayen yebḍan, am ubruy n uksum) 

 Knef                               Akanif (d aksum ikenfen) 

 Rzef                                Tarzeft (d ayen ara yawi bnadem mi ara yerzu ɣer walbeɛḍ) 

 Ttel                                  Tattalt (d ayen s tettlen agrud) 

Ha-t-a daɣen umedya ijebbed tidmi :  

*Rgz                            Argaz 

“lḥu” ( Tatargit) 

Kra n yismawen ikmamen, izmer lḥal, zik, llan d ismawen n umeskar i             

d-yeffɣen seg yimyagen isuddimen: 

• Siffeg                        Isiffeg 

“ Amyag”                 “d afrux amectuḥ” 
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• Sgem                                                            Isegmi 

19.9. Isem umyig n yimider yezmer ad yesɛu talɣa niḍen : 

• Aḍen                                                            Amuḍin 

• Tter                                                              Amattar 

Kra n yimgan35 mmalen-d belli kra n yismawen n umeskar, ttuɣalen d ismawen n 

wallal. 

   

• Ddez                                                            Amaddaz 

• Zdeɣ                                                            tanezduɣt  

Kra n yismawen isuddimen n wanaw-a, zemren ad ilin d imeglas inmawalen 
36n yisem ( = arbib .§14.11.) 

• Isem n wallal : 

Wiss dɣa ma d tidet tella taggayt-a n yisem n wallal deg teynallit: isuddimen-a 

qlilit yerna teddun ad ɛedlen akked yismawen n tigawt i d-yekkan seg yimyagen n 

talɣa taswaɣt (wid yulɣen s uzwir “s”). Ismawen-a n tigawt s yiman-nsen, simal la 

ttuɣalen d ismawen ikmamen ; am : 

• Asergel    a) - Isem n tigawt tumyigt yettwakkes-d seg usuddem _sergel. 

     b)- Tadimt, isem n wallal n umyag, rgel. 

 

 

 

 

 

 

35 Imgan=imig = fait (s). 
36 Imeglas inmawalen  =  détérminants léxicales. 
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• Asefru ,  a)-  “ d isem n tigawt n umyag”, yekka-d seg usuddim”sefru” 

   b) - “ asefru “ d isem n wallal n umyag fru...” 

Nezmer ad nesleḍ ismawen n wallal d ismawen n tigawt yuɣalen d ismawen ikmamen, ad      

d-nebder : 

• Asagem                                   “D taɣawsa anda i d-ttagmen aman” 

                                                  Agem,”Ruḥ add-tawiḍ aman” 

• Isegni                                       “Tisegnit”  

                                                    Gnu “Taxeggaḍt tazurant” 

• Isiqqes                                          “Qqes” 

• Azduz                                            “Ddez” 

14.10. Siwa isem n tigawt i d-yettakk yal amyag, ma d isuddimen niḍen, qlilit neɣ d imexḍa. 

Deg tegrumma n 300 n yimyagen, at-ufeggag wezzilen (d wigi ay yugten ugar deg tutlayt, daɣ 

netta ilaq ad d-fken aṭas n yisuddimen, §5. 13.-) . 

Bexlaf  ismawen n tigawt, nufa-d 30 n yisuddimen kan, ha-t-a wamek i nezmer ad ten-nesmel: 

 - 1 / 3 : Ismawen n wallal, ismawen umyigen ikmamen. 

 - 2 / 3 : Ismawen n umeskar. 

Ay-a yemmal-d belli asuddem n yismawen iteddu ɣer ursal. Arsal-a, yeǧhed ugar deg 

teqbaylit wala deg tentaliyin niḍen n tmaziɣt (tamaceɣt, tacelḥit, labeɛda). Deg  ubrid n 

usnulfu n wawalen i usebɣer n umawal n tutlayt, ddeqs n uxeddim i yeggunin. 
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14.11. Arbib  ( wali aḥric 27 ) 

Ma yella wassaɣ gar yisem d umyag yezmer tikwal ur yettili ara, arbib yezga iban ugar n 

umyag seg i d-yefruri. Kra n yimyagen ( imyagen n tɣra) ttaken-d arbib. § 5.4.;- 5.7.- ) 

• Iwriɣ     “uɣal d awraɣ”                                                           awraɣ 

• Izwiɣ    “uɣal d azeggaɣ”                                                       azeggaɣ 

• Imlul    “ uɣal d amellal”                                                         amellal 

• Ibrik     “ uɣal d aberkan”                                                       aberkan 

• Aẓay   “ uɣal d aẓayan”                                                         aẓayan 

Maca tazmert-agi n ufares n urbib terza kan imyagen n tɣara ( timsisdiyin tudmawanin 

(imataren) tuzzigin, rnu ɣer way-a, talɣa tamaẓlayt37 n ufeggag-nsen , §5.16.- ) ;  kra n 

yirbiben ulɣen seg yimyagen ur nesɛi ara tiẓulay tilɣawiyin : 

• Dderɣel     “uɣal d aderɣal”                                                           aderɣal 

• Ɛẓeg           “uɣal d aɛeẓẓug”                                                          aɛeẓẓug 

• Ɣar / Qqar  “uɣal d aqquran”                                                         aquran 

Yella daɣ melmi yettemyadaf urbib d yisem n umigaw ; kra seg yismawen-a, am 

urbib, zemren ad ilin d imeglas n yisem. 

• Amaker,  

• Amuḍin, 

• Amusnaw, 

• Amerniz, 

• Amudir, 

 

 

 

37 Tamaẓlayt  =  amaẓlay = spécifique. 
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• Anerzuf, 

• Amellaẓu, 

• Ameqqarṣu, 

• Amerku, 

• Amarzu, 

• Imikri, 

• Amengur, 

Arbib deg teqbaylit, am tutlayin niḍen yemgada d yisem deg twuri d temyuddest38, 

maca yesɛa daɣ assaɣ d umyag acku seg-s i d –yettefruri. ( MARTINET . E, L, G 4.44.4). 

14. 12. Izwiren n usileɣ n urbib 39 : bu- / mm- / war- . 

Kraḍet-agi n yizwiren, mi ara rnun ɣer yisem, ttakken-d arbib ( d asuddim seg yisem) acku 

awal-nni ay d-itteffeɣen yezmer ad yili d ameglas usrid n yisem; yettbeddil yis-sen yisem 

taggayt, yettuɣal d arbib. 

• Bu - / mm- : yemmal-d bab n cci ( taɣawsa) 

• War - : mebla 

“War “, xas ini yenger deg teqbaylit, maca mazal-it deg wawal : 

War-isem  

(10) War –sseɛd    , awer d-ilal !              (inzi) 

                                 Win ur nesɛi ara zher awer d-ilal. 

(11) Am teɣribt war-atma-s                      ( tamedyazt) 

       = “ Am teɣribt yettwaḥerrmen seg watmaten-is. 

  

 

 

38 Tamyuddest =  combinaison. 
39 Izewiren n usileɣ n urbib  =  morphémes adjéctiveurs. 
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14.13. – Wi-s  /  ti-s :  irbiben inamḍanen n usemyezwer40 

   Wi-s + isem n umḍan ( arbib amalay) 

    Ti-s + isem n umḍan (  arbib unti ) 

Tisuraf i yellan : 

• Amezwaru        ~        imezwura 

Tamezwarut     ~        timezwura 

• Aneggaru         ~        ineggura 

Taneggarut      ~        tineggura 

Slid irbiben-a, irbiben akk niḍen n usemyezwer, ur ten-tgelles ara temsisda n usget. 

 Imerna “wi-s, ti-s” s yiman-nsen d uddisen, ulɣen s yisenfal imeskanen 

irbuda41(irummiden) wi / ti akked tenzeɣt n wallal “ s”  

• Wi-s tlata 

“ win s way-s uwḍen tlata”. 

 

 

 

 

 

 

 

40 Irbiben inamḍanen n usemyezwer  =  adjéctifs numiraux ordinaux. 
41 Isenfal imeskanen irbuda  =  substituts déictiques indéfini. 
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c. Timsisdiyin tinefranin n yisem ( = tibenkanin) 

Tuget n yiminan yesâan tuddsa d twuri $er taggayin tigejdanin ( tinismin, tinze$) ttwaselven 

am temsisdiyin n yisem ;  amedya : 

                 aṭas  

• yesɛa tanmegla n waddad              waṭas  

• yezmer ad yesɛu akk tiwuriwin tuzzigin tinismin  

       -Aseɣru n wanaw    D+ isem ( aḥric 22 ) 

      (12) d        aṭas  

                   = Anammal n useɣru  

-   Asemmad imsegzi  

 (13)  yella waṭas  

  Addad amaruz ( = asemmad imsegzi) 

- Asemmad anisem agensay i d-yemmalen isem :  

  (14) aṭas n medden  

 Timsisdiyin tibenkanin n yisem ddsent akked :  

    - Inmawalen inismen : inumas 42, irbiben d yimḍanen  

    - Isenfal ilelliyen  s uɣelluy n yimataren udmawanen ilelliyen 

  

    14.14.timsisdiyin timigdin ( inuskanen ) 

Timsisdiyin n wanaw-a rzant amideg43 n temsel$ut n unmawal anisem, i yettuneêsaben zik d 

arbib ameskan  

 

 

 

42 Inumas  = substantifs. 
43 Amideg = localisation. 
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 D tinemgalin :  

- Tiẓin tamirant 44 : -a, -agi, agini  

Amgired yellan gar kraḍet-agi n talɣiwin ur d-yettban ara  imi talɣiwin-agi mmdent, 

mmalent-d akk  ayen iqerben. 

 Axxam-a,                                        axxam-agi,                                       axxam-agini,   

-Asebɛed : -inna / -ihin  

Snat-agi n talɣiwin mcabint deg teqbaylit ; “ihin” temmal-d lbeɛdan ugar n “-inna” . 

 Axxam-inna,                                   axxam-ihin,  

( ay-agi yemgarad deg tentaliyin niḍen n teqbaylit i d-isumren :  

 (i)nna : asebɛed ɣef umsiwel  

  Aseqreb ɣer umseflid 

 (i)(h)in : d asebɛed amagdaz . 

-Ayen ur nelli : 

(D tamselɣut taḥerfit i d-yemmalen ayen ur d-nettban ara  ) : “-nni”  

 Axxam-nni  

 Axxam i ɣef d-nemmeslay  

14.15. timsisdiyin tudmawanin ( imellan 45) 

 (wali § 17.4.) 

 

 

 

44 Tiẓin tamirant  =  proximité immédiate. 
45 Imellan  = posséssifs. 
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14.16. Timsisdiyin n tiḍent : -niḍen /-yḍ, 

• Isem                 ass-niḍen  

• Amḍan              yiwen niḍen  

• Imataren n tuttra             anda niḍen  

• Asenfal anuskan             wayeḍ ( d arbadu) 

• asenfal anuskan             wiyad niḍen  

• tuddsa  d temsisdit n tiḍent yeffer azal anbadu  n umqim:  

14.17. Imsisdiyen izwiren n yisem :  

• ḥaca  

• siwa  

• ala 

• ma-d  

• xas 

• ula-d 

• lal , yal  

• yir  

D iminan irmesekkilen (ur nemsada ara akked tmatarin n tewsit / amḍan / addad ) 

sɛan yiwet n twuri  yiwen n yimiɣes46 : skanayen-d ala anisem ilelli ( isem neɣ 

asenfal ilelli ) tamlilt-nsen d anamek . 

 

 

 

 

 

 

46 Imiɣes = uni-nucléaire. 
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Ur sɛin kra n yigmaḍ ɣef: 

- Assa$en n tseddast yellan deg tinawt ma ttwakksen ur tettbeddil ara t$essa n tinawt, 

- Tikkin aggayan 47n unmawal i t-id yemmalen. 

14.18. Iminan ; bu-/mm- ,yettban-d s, isɛayanen n, $er ...  

   “ War -, “amakkas n” 

Iminan-a ur llin ara d imeglas  iḥerfiyen imi ttarran  anumas d arbib ; sɛan tawuri n 

ubeddel n tesmilt, ttwazerwen akked yiminan n useddem am akken d iminan 

“Izwiren neɣ iḍfiren yettaran awal d arbib”, § 14.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Tikkin aggayan  =  l’appartenance catégoriale. 
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15.Timsisdiyin n umyag 

A. TIMSISDIYIN TIGEJDANIN 

( = tigensayin ) 

-Amatar udmawan 

-“ Amaɣun” 

-Timsisdiyin  n tmeẓra 

B.TIMSISDIYIN N USEDDEM 

C.TIMSISDIYIN TINEFRANIN 

(=tibenkanin) 

-Timsisdiyin n tnila . 
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 A.Timsisdiyin tigejdanin (tigensayin)  

15.1. IMATAREN UDMAWANEN : 

Imataren udmawanen d imeglas inejrumen zgan teddun d yal tal$a tumyigt ( siwa d uma$un 

anda i asen-semman imataren n uma$un), $ef tmu$li-agi, ihi nezmer ad d-nini belli imataren 

udmawanen d tamsisda gar temsisdiyin tigejdanin n umyag. £ur-sen tamlilt taseddasayt i d- 

yettbanen deg usebggen n unamek. Imataren-agi qqnen srid $er use$ru s usekyed n wadeg  d 

unuddus amseɣru umyig ( §19.5.-8.) 

  

 Amatar udmawan n wudem wis kraḍ n wasuf d usget (“netta/nettat, nutni/nutenti”) d 

wudem wis sin n usget (“kunwi/kunemti”), d amur yeddsen i yesdduklen gar temsisdit 

tudmawant d tmatart n tewsit (“ amalay”  ~ “unti”) . 

- Udem wis krav n usget . –“kunwi , amalay”  t                        m 

                         -“kunemti, unti”              t                       mt  

                   ( d tamatart n wunti) 

- Udem wis kraḍ n usget. –Nutni                                                n  

       -Nutenti                                               nt  

       ( d tamatart n wunti ) 

 -Udem wis kraḍ n wasuf .  – Netta                         y 

      Yesddukel udem wis kraḍ+amalay . 

      -Nettat               t  

      Yesddukel udem wis kraḍ +unti   
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15.2 . Aḍfir –t n wudem amenzu n usget :  

 Tanḍa tasnalɣayt 48neɣ imini n usendah 49– awayan 50?  

Aserwes d tentaliyin niḍen n teqbaylit yessebgan-d belli aferdis-a n uvfir d tamatart taqburt 

n usendah ; Talɣa-agi ur tugit ara s waîas deg teqbaylit, tettddukkul kan d talɣa n wurmir      

( udem amenzu n usget ).  

 Ad  neddut                                       ( ~ )                                 ad neddu  ( d urmir aḥerfi) 

15.3.           AMAƔUN :  

D talɣa tamaẓlayt, yeânan amyag yettwasmarsen am umeglas akense$ru n yisem. Ur 

teddun ara yid-s yimataren udmawanen, azalen d twuriwin-is ttwakeyden deg uêric yerzan 

anaw-a n yisemmaden(§29.6.-7.) 

 

15.4.       TIMSISDIYIN N TMEẒRA  

 Tamawin tisnalɣiyin :  

Tazrawt n unagraw n tenmegliwin n tmeẓra teslul-d deg teqbaylit uguren n teẓri d usnas 

am nettat am tutlayin niḍen . 

 Astuqqet  asnirmay d waṭas n yinagrawen i d-yettusemren azal n tlata n tmerwin ( 

BASSET, 1952, b ;  PENCHOEN, 1966 d 1973 ; BENTOLILA, 1974 ; PRASSE, 1973 d 

GALLAND, 1977, Ad d-nebder kan wid yettwassnen ). 

 Tutlayt i semrasen leqbayel d tin yettkan $er waggay n tutlayin yezdi uéar, tâawen-iten 

akken ad fiqen $ef zik lêal anaw n unagraw ama d wid n tmeéra, ama d war-akudan. 

 Maca tamsalt-agi tettwaqbel sɣur  yimuzag 51(siwa amatu ABD EL MASSIH, 1968,        

i iselḍen anagraw  ɣer leḥsab n wakud ), maca ulac win yessawḍen ɣer yiwet n tikti . 

 

 

 

48 Tanḍa tasnalɣayt  =  variation morphologique. 
49 Imini n usendeh =  morphéme d’injonctif. 
50 Awayan = inclusif. 
51 Imuzag  = spécialiste. 
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 S umata, iban-d belli yal tantala tesɛa  anagraw  i yiman-is, ur yettemlili ara akked win 

n tentala niḍen ; Tamuɣli yesddukkulen tantaliyin ( pan bérebére ) iswi-nsent ad xelqent 

yiwen unagraw (talɣa ) maca  ur teddi ara yid-sent deg tilawt. Amgired yellan gar snat n 

tmuɣliwin-a: tin n usegrew ; d tin n beṭṭu gar-asent, mazal ur ssawḍent ara ad d-fkent 

iwellihen niḍen ɣef  unagraw amatu i (pan bérbére )  

15.5. Gar wuguren igejdanenen i d-ttafen igelmanen deg tesnilest, win n tesleḍt, am yal tayunt 

tasnamkayt. Tamsisda n tenmeẓri tcudd aṭas ɣer tesnilest deg wayen yerzan anamek : 

         -Asnamek n unmawal umyig d wumi ara teddes temsisda-a ; deg tmeẓri ara d-yefk ur 

sɛin ara yiwen unamek akked yimyagen: “ečč”, “ṭṭes”, “uɣal”,” xemmem” neɣ “imɣur”. 

        -Mi ara yili umyag niḍen neɣ imeglas ttemlilin-d deg unagraw “inmeẓri-akudan52”, 

yeddukkel wakud akked tmeẓri, d ayen ara yefken udem amaynut i usentel umyig.  

 Gar wayen akk i d-nufa dagi, amek i nezmer ad d-nesuffeɣ tinmeẓri-akudan? 

Yezmer ad d-yili unagraw neɣ ala?  

Ma aṭas i yellan neɣ ala? 

 Ma neḍfer ammud ; amyag yezmer ad yesɛu talɣa n yiferdisen n usnamek i d- yekkan 

seg tayunin yettddukkulen. 

 I wakken ad nessenqes amgired gar temnaḍin, yewwi-d ad tent-nesddukkel, ad d-nefk 

tiwsatin n yisutal. 

  

52 Inmeẓri akudan  =  aspectuo-temporelle. 

 
44 

                                                        



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 

 

 

 

208 

  

Ɣef waya, llan sin n wuguren: 

      - Ma tella tfelwit ara nesseqdec maca ur d-tettak ara talɣut iwulmen . 

      - Neɣ mi ara tt-nessemres ilaq ad nemmuqel amgired yellan gar temnaḍin d tegnatin. 

 Deg wayen yerzan amawal, tafelwit-agi ilaq ad tesɛu taggayt tasnamkayt d tseddast i 

iwulmen akk i yimyagen. 

 Ma neḍfer tarrayt n wanaw n usatal ɣef laḥsab n MAHMOUDIAN (1976, ixef18 ) ad 

d-naf yeɛreḍ ad yesddukkel tinmegliwin n talɣa d wazal, imi llant ur ddint ara way gar-asent. 

Iswi d asesmel n unamek n temsisdiyin deg yisutal yettwasqedcen s waṭas (MAHMOUDIAN, 

-6, sb 283) 

Mebla ma nettu azal n tezrawt-nni, ad neɛreḍ s umata ad nessuffeɣ anagraw n wazalen, ɣef 

laḥsab n wayen yettuskeyden. 

 

15.6. Ugur niḍen d win n tenmegliwin, ma nemmuqel ɣer temsisdiyin n tenmeẓri, ara 

yeqqimen  s wazal-nsent, s umata anagraw yezmer ad ibeddel s twuri-nni i d-as-nettak daxel n 

tefyirt.  

 

Ay-agi yettili-d kan deg unagraw imisin (A akked B) anda tella kan yiwet n tenmegla d A~B, 

maca yewɛer akken ad teddukkel akked talɣiwin niḍen deg yiwet n taggayt : A, B, C, D i 

nezmer ad d-nesbeggen am wakka: 
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A~B, C, D/ B~A, C, D / C ~A, B, D /A,B ~C, D/ A, C ~B, D /A, D ~ B, C. 

Ɣer laḥsab n yisefranen ara yettwaḍefren, ɣef waya ilaq ad ttusqedcen akken iwata. 

15.7. Tarrayin : 

        1°) Ma newwi-d ammud n talɣiwin tumyigin deg tenmegla. Ad d-yeffeɣ wumuɣ amenzu 

ur neqɛid ara n temsisdiyin tinmeẓriyin (§ 15.8.-15.10). 

Ɣef waya, llan sin n yinagrawen n tenmegla  deg usatal (§ 15.11.).  

       2°)  Iswan:  

a)-Assaɣen isnamkiyen ( War aɣtas53 = amatar) 

b)-Tuddsa tanmeẓrit (Aɣtas) 

c)-Uguren irawsanen (Aɣtas) 

d)-Tinefkiyin timezgiyin 54(Aɣtas) 

Ay-agi yessexrab tinmegliwin d tɣessiwin n unagraw ( § 15.12.- 15.14. ). 

        3°) Deg usatal-agi, ma nezwer deg yiseɣra umyigen, ad d-nesbeggen azal n yal tamsisdit 

tinmeẓrit, s tukksa n yikenseɣra i yeddan d tenmegliwin n usatal. Yettkan ɣer tefyar tiḥerfiyin 

tummidin. Ad nesseqdec tiddin n wazalen seg wayen d-yettwaksen seg wammud. 

        4°) Ad nessekyed imgan isinawen 55(§15.25- 15.29. ). 

Mebla ma nɛawed asekyed n unamek icudden ɣer yisutal, ad neṭṭef kan aswir n unagraw n 

tutlayt ( aswir n tiddin ) ugar n uswir n wawal (aswir n unamek-inaway56) 

  

53 Aɣtas  =  décisif. 
54 Tinefkiyin timezgiyin  =  données statistiques. 
55 Imgan isinawen  =  faits marginaux. 
56 Inaway  =  stylistique. 
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15.8. Talɣiwin yemgaraden 

      Isental umyigen n teqbaylit : 

(Anaḍ)                         Urmir                          ~                        Izri                     Izri ubaway 

  Aker                          aker                                                       aker                    ukir 

  (anaḍ ussid)                Urmir ussid  

    Ttenker                       Ttenker 

Deg wayen yerzan talɣa n wanaḍ, wali §15.16.-17. 

          Deg wayen icudden ɣer yisnumak, ufraren-d sin n yisental, wid n wurmir d wid n yezri. 

Isental  niḍen  meḥsub rnan-d kan s ufella deg tseftit. 

                                                      Urmir 

                                      Neɣ                        + tamatart 

                                                       Izri 

Deg uḥric n “Tesnalɣa n yisental”, §5.13-5.24, ara tafeḍ akk timsal-agi, (ilugan n tseftit)    

deg-s wwin-d awal ɣef yizri d wurmir akked wazal n wanaḍ deg teqbaylit. 

Urmir ussid yettuneḥsab amzun akken ur yetteka ara ɣer unagraw agejdan n tseftit, nettwali-t 

d talɣa tuddist iwumi qqaren “Talɣa n tennumi”deg tutlayt, ur teddi ara d yizri. Am wakken i 

tt-nettaf deg usuddem n umyag (asuddem umyig). 

A. BASSET. d amenzu i d-yefkan  tamuɣli niḍen, ibeddel-as udem i “talɣa n tennumi” 

deg useggas n 1929, yura-d: 
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      “Talɣa n tennumi d aḥric yesɛan azal deg tseftit, tettban-d aṭas ugar n wurmir d yizri deg 

tutlayt”. ( 1929 b, p. l. ) 

Deg wayen akk i yexdem, yessaweḍ yerra-as azal-is i “ talɣa n wurmir ussid”, yessaweḍ armi 

yura: 

“Ayen iwumi neqqar anaḍ ussid d wurmir ussid ddukklen deg talɣa n tennumi, tettuneḥsab d 

talɣa tasuddimt am yal talɣiwin niḍen i d-yettwasuddmen: azefzaf57, uglan58, tineɣnaɣt.59 

Akken nebɣu naf-itt, maca deg unagraw amiran n umyag, tamlilt n usemres-nsent neɣ    

tawuri-nsent s umata tettbin-d kif kif-itt d wanaḍ, urmir, izri...” (1952 b,  sb.14 ). 

Ma nger tamawt, ad d-naf urmir ussid d talɣa n tennumi i d-yekkan seg wurmir, maca s 

wallus-ines d usemres-ines i d-tettbin s waṭas deg tutlayt, nezmer ad d-nini belli d tin yellan 

seg yisental iqburen. A. BASSET yessekcem-d tawuri n wussid deg tesleḍt-ines. 

15.9. Maca ulac win yessawḍen ad yerr anagraw n tenmegliwin n yisental d anagraw n 

tegnallit60t n tenmegliwin tinmeẓriyin deg teqbaylit. 

          Asentel n wurmir deg teqbaylit d aqbur, iteddu ad yenger (24). Meḥsub yettili kan deg 

tmedyazt ( anya ) ( wali § 15. 25.- 15. 29.). 

 

 

 

(24) D ayen ur nettaf ara deg tentaliyin n Lmerruk anda mazal-it akken, yettili s talɣa-s d 

twuri-ines 

 

 

57 Azefzaf  =  sifflante. 
58 Uglan  =  dental. 
59 Tineɣneɣt  =  nasale. 
60 Tagnallit = synchronie. 
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 Deg yinaw n yal ass, azal-is am win n yizri aḥerfi deg tefransist. Deg wayen yerzan 

asemres-ines deg  timawit. Ammud i d-nejmeɛ yefka-d kan yiwen unamek mebla inaw n 

tmedyazt. 

 Deg teqbaylit ad neṭṭef asemres n wurmir deg unagraw n tenmegliwin tinmeẓriyin 

tigejdanin, i d-yekkan deg tegrallit.61 

Afeggag  n wurmir ur yezmir ara ad d-yili mebla tazelɣa “Ad”deg  tazwara n umyag, 

tezga tetteddu yid-s (“ad” d tazelɣa ur d-nemmal ara tilawt, §15.21.) 

Urmir yettwaḍref, usant-d deg umkan-is talɣiwin tuddisin :  

 Ad+Urmir, Urmir ussid... 

Am wakken daɣen tanmegla urmir ~ izri ur d-telli ara i wazal n 70%  n yimyagen ( D uṭṭun i 

d-nessuffeɣ seg 4000  n yimyagen), segmi i tɛawed tmuɣli ɣef tmeẓra:  

• Urmir     ~     Izri 

Ɣer 

• Urmir + tazelɣa niḍen     ~     Izri 

Mebla ccek, tessefham-d asemgired n tenmegliwin anda ma yella. 

15.10.    -Izri ibaway yusa-d d tamiḍrant deg tesnalɣa n yizri, mi ara d-ternu deffir-s. 

• (a)     tzelɣa tibawayt wer /ur 

• (b)     Isagalen yetteqnen gar turdiwin , lukan, mr, limer. 

Talɣa-agi tella kan ɣer kra n yimyagen deg taggayt tasnalɣit, ur telli ar d tilellit ma 

nserwes-itt ɣer yizri. 

Tella telɣa yesddukkulen “ad”+ akked wurmir, akken  daɣen i tella talɣa niḍen 

yesddukkulen “ad”+wurmir ussid ( Tazelɣa “ad “ tagi tusa-d d tamsisda tinmeẓrit tabenkant). 

 

    

 

 

61 Tagrallit  = diachronie. 
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- Asentel n wurmir ussid yezmer ad yeddes d yimini a / la deg usnamek i d-yemmalen 

timeẓri. 

Talɣiwin tumyigin i yettwameglen deg usemres n tegnallit deg teqbaylit d tigi : 

• Izri                                  :           Yuker 

• Urmir Ussid                    :           Yettaker 

• Ad+ Urmir                      :           Ad yaker 

• Ad+ Urmir ussid             :           Ad yettaker 

• A / la + Urmir ussid        :           A yettaker 

Tella daɣen tzelɣa  tarumyigt”awer” deg waṭas n tegnatin tuzzigin (Wali § 16.5.-16.7.), i 

izemren ad d-tezwer asentel n wurmir neɣ n wurmir ussid: 

Awer                +  Urmir                                      :          Awer yaker 

                          + Urmir Ussid                            :          Awer yettaker 

Aɛiwed d uflali n talɣiwin tuddisin seg unagraw, yessaweḍ ɣer ugmuḍ anda 

tinmegliwin n tmeẓra ur ddint ara s waṭas ɣer talɣiwin n yisental, meḥsub isental ddan aṭas d 

tesnalɣa. Talɣiwin-agi lḥant-d s yiminan ijerrumanen ɣer tzelɣiwin-agi : ad, a /la... 

15.11. Maca, asuṭṭen 62n talɣiwin n tenmegliwin mačči d yiwen, yemgarad seg talɣa ɣer tayeḍ. 

Nezmer ad neḥseb tanḍiwin-agi d tid yeddan kan ɣef tseddast ( tuddisin tijerrumanin), 

ttwaksent akk  tid i d- yusan s wudem niḍen (Wali  § 30.2.-30.18.) 

S umata llan sin  n yinagrawen : 

  

62 Asuṭṭen =  inventaire. 
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• Anagraw “amagnu”, yusa-d seg tefyirt tanilawt. 

• Anagraw”ixuṣṣen”, yusa-d seg tefyirt tanibawt. 

( amyag i d-yettuzewren s wer /ur). 

 Anagraw “amagnu63” (tafyirt tanilawt) : 

Akk talɣiwin tumyigin i d-nufa deg §15.10. zemrent ad semgirdent deg tewsit-agi n usatal: 

  (Bnan s wudem ara semlilen yinumak) 

• Ad  + Urmir                                   ~                                          Izri     

Ad yaker                                                                                    yuker 

      ~ 

• Ad + Urmir ussid                           ~                                          Urmir ussid 

Ad yettaker                                                                                    Ttaker 

                                                       ~      a /la Urmir Ussid  

                                                                A yettaker 

Aker,” tukerḍa” 

  Anagraw “ixuṣṣen” (tafyirt tibawayt) : 

Seg tzelɣa tibawayt tumyigt ur /wer, nettaf-d kan asentel n yizri (ibaway) neɣ win n wurmir 

ussid ; talɣiwin niḍen ur d-ddint ara, anagraw yuɣal s wudem-a:  

  Urmir ussid                         ~                                            Izri  (ibaway) 

                           Ttaker                                                                                   ukir 

Talɣiwin yemgaraden seg wumir d tirawsanin, uɣalent akk ɣer usentel n wurmir ussid. 

15.12.    Taɣessa n unagraw  n tenmegla : 

Anagraw umyig deg teqbaylit yeddes s tenmegla tagejdant n Wurmir ~ Izri, ama deg uswir n 

yisnumak yerzan unmiken;  

  

63 Amagnu  =  normal. 
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Ɣef waya yebna ɣef ukkuẓ n yisefranen yeddan deg yiwet n tnila, seg-sent ad d-nebder: 

       1°) .  Assaɣen isnamkayen ( Wali §15.8.1°1.). 

Ulamma ur d-banent ara sɛant amatar iɣer ur nerri ara lwelha. 

      2°)  .  Tuddisin tinmeẓriyin n yizri d wurmir ; (izri ur yeddi ara akked talɣiwin 

tinmeẓriyin,  ma d taggayin n wurmir ddant yid-sent). 

• Ussid 

• Ad 

• A /la 

• Awer 

Ay-agi yefka-d tilin n sin n yisnumak ara yessemgirden anagraw umyig. 

    3°)   .  Taɣessa n unagraw s talɣa n urawsan ;  

15.13. Nwala (§15.11.) belli tagrumma n tenmegliwin n wurmir zemrent ad ilint d tirawsanin 

s yiwet n talɣa (Urmir Ussid, i wumi nezmer ad nefk isem”urmir amazday64” deg usatal-agi!), 

ihi ad nessegzel anagraw-a am wakka: 

                              Urmir Ussid                               ~                                     Izri 

                                  ( “urmir amazday”) 

Ay-agi ad d-yessileɣ talɣa tagejdant timisint deg tenmegliwin tinmeẓriyin. 

     4°)   .  Tinefkin timezgiyin ; 

Taggrayt-agi temmed ɣef laḥsab n tnefkiyin timezgiyen. 

  

64 Urmir amazday =  archi-aoriste. 
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Deg 3000 n talɣiwin tumyigin n wammud, 

- 56%  d isental n yizri, 

- 44%  ttkan ɣer taggayt n wurmir, bḍan am wakka : 

a) Ad + Urmir                       = Azal n 30%  

b) Urmir ussid                         = Azal 10% 

c)  Ad + Urmir Ussid              = Azal 3% 

d)   A / la                                 = Azal 1% 

Amgired gar yizri (56%) ~ Urmir (44%) mebla ccek icudd ɣer tegnatin n wullis yellan deg 

ummud. 

Uṭṭunen-agi mmalen-d amtawa yellan gar wallus n yizri d tegrumma n talɣiwin n wurmir, ihi 

ha-tan daɣen ttbut niḍen s wayes i nezmer ad nemmed tanmegla-a : 

   Izri                          ~                            Urmir 

15.14 . Tazrawt-agi, tega-d tizrirt deg wayen yerzan anagraw n tenmegliwin tinmeẓriyin : 

 1.  Tanmegla tinmeẓrit n uswir 1 : 

                    -Izri          ~          Urmir 

 2.  Timsisdiyin tinmeẓriyin n uswir 2 

                    - Ad                      ( + Urmir, + Urmir Ussid ) 

                    -Ussid                   ( + Urmir) 

 3. Tamsisda tinmeẓrit n uswir 3 : 

                    - A / la, ttedsent d usentel n wurmir ussid. 
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15.15.  Tuttra n “umacku65”; “ad “ d wannaḍ. 

Sin n yimeskaren (GALAND 1977 § 4.4 ; d BENTOLILA, 1974, sb 21 ) ismersen awal n 

 “umacku” deg wayen yerzan imini ”ad”  iwumi qqaren daɣen “tazelɣa tamkayt66”. 

Tamiḍrant n umacku ur yettwagzu ara deg tbadutin tiqburin ( deg tesnayt  i yimesjjermanen d 

yisnilsiyen), awal n tmeẓra weḥd-s kan nezmer ad d-nini d uddis, ur iwulem ara deg tbadut n 

“umacku” i yellan deg unagraw umyig n tmaziɣt . 

Ɣef waya ur nezri ara d acu ara neḍfer : 

 “...Assaɣen n tigawt i d-yemmal umyag d wayen iɣer tettruḥu lwelha n win 

yettmeslayen “ ( Tasnayt tamatut, sb ; 1154 ). 

 “Asentel i ɣef d-yettmeslay ma nemmuqel ɣer yinaw n  umyag, lmeɛna-ines (...) taɣara 

anda tigawt tettwasenked-d seg-s  sɣur win i d-yettmeslayen) amedya : alal n yinaw aḥerfi( 

anammal n usentel), neɣ teṭṭafer-itt-id usegzi (MAROUZEAU, “amacku”). 

Ad neqqim neɛweq deg tbadut-agi ladɣa ma nessemres-itt deg teqbaylit. 

Ur ilaq ara ad nsemmi akk i unagraw “amacku”? Tanmegla, ummid ~ arummid, ilaq ula d 

nettat ad tettwaḥseb (amackay_amkay ), imi tanmegla-a tettuneḥseb ɣur umsiwel am ummid 

neɣ arummid ɣas ulamma ay-agi ur yeddi ara d yinaw ɣer Prutagunist. 

Llant kra n tsuraf deg usekcem n uzɣaray d ugensay  deg yinaw i yeddan aṭas d ugensay . 

Ma nemmuqel ɣer wazal n tmackut azwir n umyag “ad” ( neɣ anaḍ) inawen am ( 1, 1b ..., ihi 

ilaq ula d izri ad yettuneḥsab d tamackut (wali §15.18.). 

 

  

65 Amacku  = mode 
66 Tazelɣa tamkayt  =  particule modale 
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Timiḍranin-agi n “umacku” ur d-banent ara s waṭas deg teqbaylit. Zik yella-d kan 

umgired gar tmeẓri tazɣarayt67  d tmeẓri tagensayt 68d ayen i yeǧǧan ad nekkes amgired 

mebla ma nuɣal ɣer wawal amaynut. 

-Mi nessekyed nufa-d belli tazelɣa “Ad” ur tezmir ara kan ad teṭṭef yiwen n wazal : 

    a) – Deg yal inaw umyig, talɣa tumyigt i yesɛan “ad” ɣur-s azal n usebgen, d tummidt; 

lmeɛna-s d tazɣarayt (siwa mi ara tili d anya n uwellah s lqesd n tmenna n lḥaǧa .      

   b) – Deg yisutal iqburen niḍen, ttwakeyden wazalen “umkay” : turdiwin69” “asfillet70” (...) 

S umata ad nsenned ɣef tarist71 n A. BASSET ɣef waya :  

 “Tuttra n yisental tettwaleɣ-d deg unamek-agi, s tukksa n wanaḍ. Daɣen i iseggemen 

talɣiwin niḍen n umkay72 : takada ,  asfillet, tgr . ttusfehemen-d s talɣa n wurmir d yezri.” 

(1952 b,p, . 13) 

Ad nkemmel tazrawt deg unamek-agi, imi ur nessawaḍ ara ɣer yiwet n talɣa yerzan anaḍ. 

15.16. Addad n wanaḍ (“amkay” asendeh73? ) : 

Anaḍ,  

Ɣef   laḥsab n unamek s umata yettekka ɣer unagraw amatu n tenmegliwin n yisental ; deg 

talɣa yecba asentel n wurmir neɣ win n wurmir ussid ( 15.10.- Tafelwit n yisental).   

  

67 Timeẓri tazɣarayt = aspect objéctif. 
68 Timeẓri tagensayt = aspect subjéctif. 
69 Turdiwin = turda = hypothètique. 
70 Asfillet = optatif. 
71 Tarist = these. 
72 Amkay = modale. 
73 Asendeh = injonctif. 
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- Iteddu akked yiwet gar temsisdiyin tinmeẓriyin n unagraw amatu (Ussid). Amedya: 

1- Urmir                                                  1-Annaḍ  

Aru                                                           aru! 

2- Urmir Ussid                                        2- Annaḍ ussid  

Ttaru                                                       Ttaru!  

- Zgan tteddsen s yiwet n talɣa ama deg yimataren udmawanen, ama deg ususru ( wali 

§5.4.) 

15.17. Deg teqbaylit, ur telli ara txutert n usemres n sin-agi n yisental : anaḍ neɣ asendeh. 

Anaḍ, deg unamek-is d tuddsa-ines yettekka ɣer unagraw amatu, Tamiḍrant n “umacku” ur 

tesɛi azal deg tjerrumt siwa ma temtawa yid-sent deg unamek d talɣa. 

 Ma neqqen-it ɣer unagraw amatu, deg tenmegliwin n yisental 74d tenmeẓriyin ; anaḍ 

yeddes am wakka: 

• Aẓar n unmawal                                 =   Asentel n wurmir 

• Timeẓri tarummidt  

• Imini n usendeh                               ( =   Imataren udmawanen uzzigen +             

                                                                         Asusru) 

Akked,  

• Timeẓri tussidt75 

Taggayt n wurmir tedda ɣer tenmegla n wurmir aḥerfi  ~  anaḍ ussid d tarawsant 

deffir n tibawt wer / ur deg tewtilin yemgaraden ɣef tid n talɣiwin niḍen n wurmir  

( wali §15.11.) ; siwa anaḍ ussid izemren ad d-iban deg tenmegla-agi : 

  

74 Tinmegliwin n yisental  =  oppositions thématiques. 
75 Timeẓri tussidt  =  aspect intensif. 
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Inaw ilaw 76 :                                                             Inaw ibaw 77  : 

                   Anaḍ  aḥerfi ~  anaḍ ussid                                          anaḍ ussid  

15.18. Azalen i sɛant temsisdiyin n tmeẓra n umyag deg teqbaylit : 

. Izri  ~  Urmir ( Tanmegla n uswir 1 ) 

Ayen i d-yettwabedren  deg ( § 15.11. ) yeddes. Deg-s i d-iban wazal n tenmegla Izri  ~ 

Urmir.  Snat-agi n tmeẓra mgaradent : 

• Amsada akked temsisdiyin          ~          Ur yemsada ara akked temsisdiyin  

tinmeẓriyin                                                  tinmeẓriyin 

(  = Urmir )                                                    (  Izri) 

             . Ad  

                                               . Ussid 

                                               .  a / la 

                 (Akked             . Awer ) 

- Ad yettuneḥsab d arilaw  ( neɣ war- asemday78) ( §15.21 ) 

- Ussid yettuneḥsab d atiman 79(  neɣ war-umyid80) ( §15.20) 

-  A / la yettuneḥsab d umyid– amiran81 ( § 15.20. ) 

Akked;  

      -   Awer  yettuneḥseb d asfillet- ibaway 

Tayuga ummid ( izri)  ~  arummid ( urmir) d taqburt deg tezrawin tiḥamiyin-tisamiyin  82. 

  

76 Inaw ilaw  = enoncé affirmatif. 
77 Inaw ibaw = enoncé négatif. 
78 War-asemday  =  non effectif. 
79 Atiman = duratif. 
80 Umyid = concomitatnt. 
81 Amiran =  actuel. 
82 Tiḥamiyin tisamiyin  = chamito-sémitique. 
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Tinmegliwin niḍen ( anbadu  ~  arbadu ; imgel 83~ aruglis 84 ; asemday  ~ war asemday ...) 

ttwakeyden s ttbut deg wammud. 

Arummid yemmal-d ayen ur d-yeḍrin ara, neɣ ayen ur nekfi ara. Ur neẓri ara ma ad d-yeḍru 

ɣer sdat neɣ  xaṭi. 

Ummid yemmal-d ayen yekfan, iɛedda ur d-yettuɣal.  

(1)   Brut i wawal, ma ulac temmutem! 

Anaḍ                           + Izri 

“Anfet-as i temsal-agi neɣ attemtem!” 

            (1b) Lukkan ad t-naf deg wayla- nneɣ, yemmut ! 

           Arilaw                              + izri 

(2) Teggul ur tečči ɣur-sen 

                (Izri ibaw) 

“Teggul ur tɛawed ad tečč ɣur-sen” 

Akken i nwala BASSET – PICARD ( 1948, § 549) s kra n wayen akk xeddmen 

yessenked-it-id d ummid. Deg tsuqilin n tefransist, nefhem belli talɣa n yizri tettuɣal ɣer 

wayen iɛeddan, iruḥ, ifut, ur d-yettuɣal. 

15.19.  Meɛna azal-agi yebɛed ɣef unagraw ; tella-d kan deg unkaz n teqbeylit85            

tafransist. 

Aṭas n wanawen n yizri ara d-yeslalen imeglas yellan deg yimal  

(3) Ad yaweḍ yerreẓ 

Arilaw+ urmir + izri  

  

83 Imgel  = détérminer. 
84 Aruglis  =  indétérminer. 
85 Ankaz n teqbaylit  =  transposition berbère. 
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(4) Ass-a lliɣ, azekka mmuteɣ 

                               Izri 

(“ ad mmteɣ seg ass ɣer wayeḍ) 

15.20. Timsisdiyin tinmeẓriyin n uswir 2 : 

• Tamsisda tussidt  :   Atiman ( war- aqqayan86) 

Tamsisda-agi d addad i d-yettalsen yal tikkelt, d tannumi, tettkemmil ( atiman), ur telli ara i 

yiman-is kan. 

  Atiman ( war-aqqayan) 

Tamsisda tuddist tetteddes  akked usentel n wurmir-anaḍ. Izri, ( ummid) yettwakkes, tesɛa 

azal n war-atiman, aqqayan. 

 Urmir ussid                                             ( ussid)    ~    izri  

 “War aqqayan”                                                              “aqqayan” 

• Asentel n yezri : ussid ( - )    =    war atiman, aqqayan  

(5)  Iḍelli, yeṭṭes ɣur-neɣ 

      Izri 

• Asentel n wurmir ussid : ussid (+)   = atiman, war aqqayan 

(6)  Zik, yeggan ɣur-nneɣ 

   Urmir ussid 

  

86 War-aqayan  =  non-ponctuel. 

 
59 

                                                        



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 

 

 

223 

 

 

• Ad + urmir :  ussid( - )  =  war atiman, aqqayan 

(7) Azekka, ad yeṭṭes ɣur-nneɣ   (  +  urmir ) 

• Ad  + urmir ussid : ussid ( + ) = atiman, war aqqayan 

(8) Ma yewḥec, ad yeggan ɣur-nneɣ  ( + urmir ussid ) 

15.21.   Tamsisda ad : tarilawt ( ~ ilaw) 

Tamsisda-agi ur d-tettban ara, ulac d acu i tt-id- yessebganen. 

      Arilaw 

 (9a) ad yili annect-ik  

  Arilaw 

 

 (9b) ad iliɣ ɛcer snin  

        Arilaw 

Tamsisda-agi yettedsen akked wurmir d wurmir ussid, ur tesɛi ara azal akudan agejdan ( 

(arilaw = “imal”). 

Talɣa tumyigt yeddukklen akked “ad” tettuɣal ɣer tigawt iɛeddan. 

 ( 10) iḍelli, iruḥ ad yeṭṭes ɣur-sen 

         Izri+arilaw+ urmir 
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( ur d-iban ara belli yeṭṭes) 

Yemgarad ɣef: 

(10b) iḍelli, iruḥ yeṭṭes ɣur-sen 

                    Izri    izri 

( yettban-d amzun akken teḍra-d) 

Kif kif akked   

(11)sliɣ ad teddu  

   Arilaw + urmir 

 Ilaq ad teddu 

(Ur neẓri ara ma teḍra neɣ xaṭi ) 

(12) sliɣ tedda  

              Izri 

Tamsisda-agi teddukkul akked wurmir mi ara yili umyag yettuzwer-d s tzelɣa n tibawt ur / 

wer. 

 Ad + wurmir                                      tteksen tibawt (ur / wer ) 

 Ad + wurmir ussid 

15.22.  Timsisdiyin n tinmeẓriyin n uswir 3 : 

 -  a / la : tamsisda n wurmir ussid. 

Imini-agi iteddes kan akked wurmir ussid. Yettwakkes-d “ warilaw” ( ad). 

Amlili-ines akked wurmir ussid (“arummid-atiman”) yettak i talɣa tumyigt azal umyid i ten-

yesddukkulen. 
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- A  / la = “amiran-amyid” 

(13) a yettaru 

          Urmir ussid 

(14) ad tafeḍ la yettaru 

        Arilaw+ urmir + urmir ussid 

(15) ufiɣ-t la yettaru 

15.23.  Umuɣ n wazalen i yettunefken i temsisdiyin tinmeẓriyin yemgaraden yeǧǧa-d bennu 

n unagraw yeddsen s tenmegliwin i d-iteddun : 

  1°)- Ummid ~ arummid i yessemgarden asentel n yizri ɣef wurmir : ( timsisdiyin n uswir 1) 

Talɣiwin n wurmir ulɣent s tyigiwin : ( timsisdiyin n uswir 2) 

2°) – Atiman  ~  war atiman ( neɣ aqqayan) 

          (Ussid  + / -) 

3°)- Arilaw ~ Ilaw 

 (Ad + / -) 

4°) – S temsisda tuzzigt n wurmir ussid ( tamsisda n uswir 3) 

   A  / la = “amiran- amyid”. 
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   Arummid                       ~            Ummid 

3  .  ad  +  urmir   ~   2  .     Urmir ussid                      1  .   Izri ( ilaw) 

   + Arilaw                            ( Ilaw)                                     ( War atiman) 

    ( war atiman)                  + atiman 

4 .  Ad + urmir ussid                   ~    5   .  urmir  ussid   

    + Arilaw                    (. Ilaw) 

    +  Atiman                                                 (. atiman) 

 amyid 

Asenked n temsisdiyin snat snat yesbgen-d abaɣur d wanaw n tuget n twuriwin d tenmegliwin 

n unagraw n talɣiwin tumyigin. 

Taɣessa-ines ad tbeddel ilmend n wazal ara nerr gar tenmegliwin tinmeẓriyin.  

 Ɣef waya i yettusdukkel unagraw deg tenmegla ilaw ~ ibaw ; asenked i yettwaxedmen 

dagi yerṣa ɣef tuddsa  ( wali § 15.12.- 15.13.) ; siwa nutenti  izemren ad d-sbegen tawuri n 

tenmegla izri ~ urmir, seg-s i d-teffeɣ tenmegla tagejdant Ummid  ~ Arummid. 

 Llan daɣen sin n yibaɣuren i ilaq ad d-nebder: 

- Tetteṭṭef  amgadi87 n talɣa  gar tenmegliwin n usnamek  d tid n unamek. 

- Tetteṭṭef akemmel gar unagraw n tegnallit d “ unagraw amezwar n tmaziɣt” ayen 

ḥesben imussnawen n tegrallit d wid n userwes belli yekka-d  seg umgired : 

  Urmir             ~              Izri  

           “Arummid”                 “Ummid” 

 Ara yuɣalen dagi : 

   Urmir             ~              Izri 

           “Arummid”                 “ Ummid” 

    Ay-agi, deg tefransist yettuɣal d asget, ma deg tmaziɣt yettili kan d asuf. 

15.25.    Iferdisen imawanen :  

• Urmir: 

87 Amgadi = L’isomorphisme. 
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 Asentel-agi ur yettwaseqdec ara s waṭas ( deg ummud yesɛan azal 3000 n talɣiwin 

tumyigin) kra kan i yettwaxedmen deg tmedyazt : nekkes-d azal n 10 n yimedyaten anda 3 d 

allus ɣer tegrumma n 120 n yisefra. 

Yewɛer akken ad d-nessuffeɣ azal seg umḍan i d-yettalsen seg talɣa-agi taqburt. 

( Akk imedyaten llan deg §15.27.- 15.29.). 

 Imahilen imiranen reṣṣan ɣef tentaliyin niḍen i d-yesbadun urmir am wakka: 

      1°) – D udrig, d arawsan, yesɛa aṭas n twuriwin; talɣa-ines n tmeẓra tettwanefk-as s wayen 

i as-d-yezzin, ladɣa s umyag ( i d-yettunefken ɣef uɣawas n tmeẓra) 

  Amyag 1                                   +                                    Amyag 2  

                     ( D ameglas n tmeẓra)                                                          ( Urmir) 

Urmir yettwakkes seg tazwara n tefyirt daɣen seg yinawen i yeddsen kan s umyag. 

( PENCHOEN, 1966 akked GALAND , 1977). 
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2°) – Mi ara d-yas sdat n umyag niḍen ; urmir yettak-d amseḍfer amiran n yinaw d 

tigawin. ( Amseḍfer, BENTOLILA, 1974, sb 389 ). 

Snat-agi n tezrawin i iwulmen deg teqbaylit ;  

       - Urmir d talɣa tarawsant i d-yettbanen s umyag i t-id- iḍefren, ( wali imedyaten deg        

§ 15.27.- 15.29.), ladɣa inawen ( 16 ) ; ( 23 ) ; ( 24 ) ; ( 26 ) 

- Urmir : “ amseḍfer”88 , inawen ( 16 ) ; ( 17 ) ; ( 19 ) ... 

15. 26 .  Maca, deg tesleḍt-agi ur rrin ara lwelha-nsen deg wayen yeɛnan inawen i d-

yettwakelsen :  tuddsa n tefyirt deg teqbaylit, deg wayen yerzan amyag yeftin ɣer wurmir ur 

yettwaseḍfer ara s umyag niḍen siwa deg tefyirt n ubhat i deg yesɛa anamek n usfillet neɣ 

usendeh (Aḥiwet, ddɛawii Rebbi d ssalḥin...) inawen ( 20 ) ; ( 21 ) ; ( 23 ) ; ( 24 ). 

 Ay-agi, deg usentel n wurmir i d-yettuzewren s temsisda n “wer” ( § 16.5.- 16. 7.) 

asfillet anibaw ( ur nettwasekyed ara deg ammud) 

Azal-agi n usfillet anibaw (+anuddus asiɣran89) deg  yinawen n ubhat. 

Sin-agi n yisummar “arawsan aruglis”  +  “amseḍfer “  tteṭṭfen talɣa-nsen deg tmaziɣt. 

 Maca, awal “ amseḍfer” yezmer ad yesɛu anamek n tuqqna ɣer usatal umyig i d-

yettuzewren, ɣef wawal n usddukkel ɣer yisalen n yisatalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Amseḍfer = enchainé. 
89 Anuddus asiɣran =  syntagme interpellatif. 
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15.27.  Imedyaten deg yinawen ur nelli d tamedyazt:  

 (16)  mi tekker Lǧuher tini …( alamma tekker-d ara d- tini )  

  Izri        +        urmir  

 =Ma neddem-d ad d-nini : “  Lǧuher tenna-d….” 

 (akka kan i  tettwakyed deg wammud ) . 

• “Kker” dagi yesɛa kan yiwen n unamek  

 

(17)  Ffeɣ, tefkeḍ-as-t ! 

 

       Ffeɣ,              efk-as-t i netta  

       Anaḍ +            urmir  

       Udem wis  

          sin  asuf  

 Tefkeḍ  asendeh ( + yettwaḍfer ) . 

 

(18)  Tiniḍ-as          ad ak d-yawi  

      Urmir ilaway          urmir  

= tili tenniḍ-as ad k-yawi ! 

Tenniḍ  asendeh war-ilaw  

 

(19)  Tekker imir-nni,   ad teffeɣ seg uxxam  

                  Izri                               urmir   
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=  Ihi ad tekker ad as-tini :“ffeɣ sɣur-nneɣ” 

       (20)  Ad     k-yenǧu Rebbi, yenǧu-aɣ ! 

           War-ilaw  urmir,        urmir  

     = Rebbi ad k-yenǧu, ad aɣ-yenǧu ! 

      Yenǧu  asfillet ( +yettwaḍfer ) . 
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15.27 . Tamedyazt :  

( 21)  

1- Kemmini a tamettant  

2- Awi kem yufan d ikerri  

3- Yawi-kem ɣer ssuq n lerbeɛ 

4- Ad fell-am yezzi wakli  

 Yawi   d asfillet war-ilaw ( + yettwaḍfer )  

Urmir  

( 22) ( azuzen ) d tizlit i  uzuzen n yigerdan  

1-A lmalaykat tiɛzizin  

2- Tawimt-iyi-d taseṭṭa  

Tawimt  d asfillet  

Ad awint  

(nutenti = unti ) urmir  

(23) ( azuzen, Tawes Ɛamruc ) 

1. Ttxilek a yitri n ssbeḥ  

2-Deg tegnawt merreḥ  

3-Ɣer mmi anida yella  

4-Tafeḍt mazal-it deg tnafa  

5-Ṭṭillet ma ur t-ixuṣṣ kra  

Tafeḍt, ṭṭilet    asfillet war-ilaw ( +amseḍfer )  

Ad tafeḍ           ṭṭilet  

+urmir            +urmir  
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15.28. 

(24)    (Yidir)  

 1- ndu, ndu ay iɣi  

 2-tefkeḍ-d udi d amellal  

Tefkeḍ-d  asfillet , asendeh (+amseḍfer )  

Ad tefkeḍ  

+urmir  

(25)  (Yidir )  

 1-Iɣi-inu ad yendu yefru  

Yefru   asfillet (+ amseḍfer )  

Ad yefru  

+urmir  

(26)  (Sliman Ɛazem ) 

 1-A sidi Ɛabd Ṛreḥman  

 2-Terreḍ-d aɣrib s imawlan-is  

Terreḍ-d  

ad terreḍ  

+ urmir  

(27) (Ṭawes Ɛamruc )  

 1- Win iwumi ferḥeɣ  

 2-Yas-d yerr-iyi t-id  

Yas-d   asendeh  

Ad d-yas  

+urmir  

 

 

 

 

 

 
69 



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 

 

 

 

232 

 

15.29. 

(28)  (Sliman Ɛazem )  

 1-A Rebbi efk-aɣ-d ddwa  

 2- Tesseḥluḍ akk ulawen  

 3-Tekfuḍ fell-aɣ lɣerba  

Tesseḥluḍ  asendeh , asfillet ( + amseḍfer ) 

Sseḥlu  

+urmir  

(29)  

 1-Bellah azen-aɣ-d ṭir  

 2-Tawiḍ-t abrid n uzaɣar  

Tawiḍ-t  asendeh, asfillet ( + amseḍfer )  

Awi-d, ad tawiḍ  

+ urmir  

Yettban-d wurmir daɣen deg kra n tentaliyin tirmeskkilin  

 

(30)  

 Akken yebɣu     yili  

           Urmir      urmir  

( Deg wallus yettili-d kan usagel uddis )  
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 B.   TIMSISDIYIN TISUDDIMIN N UMYAG  
( TIMSISDIYIN TISDDASIYIN N TNILA 90YERZAN AMYAG ) 

Wali « taseddast n yinaw », § 21.24, -21.37. d §.3.5. 

 

C .  TIMSISDIYIN TINEFRANIN ( = TIBENKANIN ) 

TIMSISDIYIN N TNILA ( D akked N ) . 

( Zik qqaren-asent tizelɣiwin n useqreb d usebɛed neɣ tizelɣiwin n tnila )  

 

15.30. D F.BENTOLILA  deg useggas n ( 1969) i  yesmersen awal n “tnila” i  ( d+n )  maca ay-

agi yemmal-d ula d inumak-niḍen ara yesxerben tawuri n (d+n ) neɣ asexleḍ gar tnila d uwelleh 

akken i  d-as yefka tabadut MARTINET  (E.L.G. §4.29 .) iɛawed-as D.COHEN . i tiḥamiyin-

tisamiyin (1968) . 

 

   Isutal n tnila :  

Anagraw n tnila yebḍa ɣef kraḍ n taggayin, ma tedda-d deg leḥsab talɣa tarawsant ( anda ulac 

“d” akked “n” ) 

- D  = temmal-d tanila ɣer win yettmeslayen, s usemres n umeskan “dagi” d umqim ilelli 

“nekk” i win yettmeslayen, mebla ma nettu “kečč” acku win yettmeslayen d umseflid ilaq 

ad ilin deg yiwen n wadeg .  

- N  = temmal-d tnila ɣer win iwumi nettmeslay, tezmer ad tili :  

a) D amseflid   (              kečč ) 

b) D adeg ideg yettili win yettmeslayen (             adeg-nni d anbadu )  

- D arawsan (t..t) =  d awellah ɣer urbadu (                 adeg-nni yebɛed ur neẓri ara d acu-t ) 

D n tilawt tetteddu d win yettmeslayen udem 1 ( nekk) 

N n tilawt tetteddu d win iwumi nettmeslay udem 2 (kečč)  

 

 

90 Timsisdiyin tisdasiyin n tnila = modalites d’orientation syntaxique. 
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Maca llant kra n tsuraf anda tizelɣiwin n tnila ttbanent-d kan deg unamek am yimedyaten i 

d-iteddun  :  axxam-is, taddart-is, tamurt-is. 

Akken daɣen ad naf tamsisdit-agi tettban-d deg teywelt d wassaɣen i d-yettilin gar wid 

yettmeslayen. 

Azalen i as-yettunefken i temsisdit-agi yettban-d deg tbaduyin anda la nettaf azal meqqren 

n yimgan. 

Timsisdiyin-agi ttuɣalent ɣer win yettmeslayen. 

       ( 30)Ṭṭef-n!                                                         Ṭṭef-d 

              Ṭṭef ɣur-s                                                      Ṭṭef-d  

              “Axx, ṭṭef”                                                     “ṭṭef, ddem” 

Ay-agi yemgarad ɣef tegnit timawit n wummid neɣ warummid. 

    ( 31 ) Ad n-teddu yid-s  

                   Arilaw 

                  Anbadu 

( n ) teskan-d “adeg n umseflid” neɣ “adeg n unbadu”. 

Inaw-agi yemmal-d belli amseflid d win yettmeslayen teddun ɣer yiwen n umkan. 
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(32) yewwin tanegḥelt                              (32b) awi-n aman 

(iban aniɣer i tt-yuwi)                               yewwi ɣer dihin aman  

Amekan-agi d anbadu                             yewwi aman  

                                                                  Yewwi-n aman  

=yewwi-n tanegḥelt (win yettmeslayen ad yili deg umkan-nni) 

- Deg  umedya (32) tazelɣa (n ) tettuɣal ɣer tala i d-yennulfan deg yimir n umennuɣ 

(tanegḥelt) maca amseflid ur yelli ara deg tallit-nni. 

- £ef waya yegdel useqdec n tzelɣa “n” am tnila i umseflid akken yella deg “Chaker 1976” 

- Ma nemmuqel ɣer tzelɣa “d” i yesɛan anamek armeskkil ur nettbeddil ara ad d-naf : 

(33) kecmen-d s axxam 

  

 Dagi  

    Kecmen s axxam  

   Neɣ, kecmen-d ɣur-nneɣ   

(34) kecmen s axxam  

= kecmen s axxam-nsen  

 

15.32. Tizelɣiwin-a (d+n) sɛant aṭas n yismawen iqburen gar-asen :  

“d” d tazelɣa n useqreb temmal-d lqerban ɣer umseflid  

“n” d  tazelɣa n usebɛed temmal-d lbeɛdan ɣef umseflid  

Ismawen-agi ur watan ara d tzelɣiwin-a, imi d imiranen yernu d uffiren  

Tamiḍrant n uwelleh n tmeẓra           (dagi/nekk) d tanbadut ur d-tettban ara ma nemmuqel 

ɣer wassaɣ tesɛa d umseflid. 

Snat-agi n temsisdiyin  ɣas ulamma ttilint s waṭas d wanaw-agi n tayunt maca ur tt-ddsent 

ara kan d umyag  
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(34)  č = yečča  

    Yečča-d  

Yečča ɣer ɣur-i nekk / dagi  

 

(35) yečča-n  

 Yečča ɣur-k  

 Yečča uqbel ad d-yas ɣur-k  

 

15.33.  Allus “d” ; armeskkil “n” : 

Deg tezrawt n wammud i yettwaxedmen ɣef tmeslayin n teqbaylit ufan-d belli tuget 

 deg-sent ur semrasent ara tazelɣa “n”, qrib ad truḥ maḍi, deg-s yeffeɣ-d wallus n “n” (1) 

ma d “d” (15)  

Deg kra n yimyagen tettban-d tzelɣa “d” d tarmeskkilt ur tettbeddil ara  

Amedya : as-d  

Maca llant kra n tsuraf anda tazelɣa “d” tettbeddil anamek i tefyirt  

(36) terba  

 Rbu= teṭṭef-it deg urebbi-s  

(37) terba-d  

=d tinuffra (timnifrit ) 

Ay-agi ad yeqqim d aserwes ɣer tentaliyin n teqbaylit ur yegten ara am tin i ɣef 

tettwaxdem tezrawt-agi. 
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16.TIMSISDIYIN N YISEƔRA D YINAW 

 

A. TIBAWT 

 

• Tamsisda tagtaɣsawt91 

• Tamsisda tagejdant tibawayt92 

• Tamsisdiyin tisinawin tibawayin93 

 

B.TUTTRA D UBHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Tamsisda tagtaɣsawt =  modalité plu-nucléaire. 
92 Tamsisda tagejdant tibawayt  = modalité négative élémentaire.  
93 Timsisdiyin tisinawin tibawayin =  modalites négatives secondaires.  
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16.1. Timsisdiyin n useɣru d yinaw : 

 

Taggayt n temsisdit d asegrew n yimeglas yemgaraden deg yal tama, d acu sɛant assaɣ d 

yinaw neɣ d useɣru imi d netta i d ul n tefyirt. 

Timsisdiyin-a sɛant tizrirt n unamek deg-s ur d-yettili ara ubeddel ɣef useɣru d yinaw. 

Aseɣru d yinaw ttuneḥsaben am temsisdiyin mačči am yimeglas iḥerfiyen ilelliyen       

uzzigen94 ( imerna, §11.1-31.7) ɣef :  

-£ef wallus-nsen meqqren . 

-£ef tuddsa-ines d wanawen n yinaw  

Deg tbadut n temsisdit ur rrin ara lwelha-nsen ɣer useɣru ṭṭfen tibawt am umeglas aḥerfi ilelli, 

uzzig, ay-agi yusa-d mgal n wazal yesɛa deg tutlayt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Imeglas iḥerfiyen ilelliyen uzzigen = simples déterminants  autonomes spécifiques. 
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A-  TIBAWT  

16.2 . TIBAWT TAGEJDANT :  

Tibawt d tamsisda n yiseɣra tetteddes akked 

 yiseɣra d yikenseɣra umyigen . 

(1)   ur      yessin        ara        axxam-nneɣ  

     d tibawt      izri         d tibawt  

(2) Yettammal        iberdan i win    ur     nessin   

Urmir ussid  d tibawt   izri  

D yiseɣra d yikenseɣra inismen :  

D+isem   (ixef 22)  

(3) Mačči        d      nutni i   t- yenɣan  

D tibawt  d aseɣru  d amaɣun  

N +isem ( §23.1.-23.4) 

(4) Mačči-nsen, seg zik d ayla-nneɣ  

D tibawt  d aseɣru  

Tibawt ur tuget ara deg wanawen n unuddus amseɣru arumyig. 
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16.3.  Tibawt  tezmer ad teddes ( s talɣa “mačči”) akked yimerna d yimeglas ilelliyen         

war-uzzigen  

(7) Mačči     baṭel  

D tibawt  

(8) Mačči   tura  

D tibawt  

S umata tezmer ad teddukel d yimini neɣ d useɣru anisem, d nettat ay d anammal n usentel     

( seg tesɣunt “ay” § 29.22.28)  

(9)  mačči yiwen neɣ sin ay sefkiɣ  

D tibawt                              d izri  

ɣef waya tibawt tetteddu d yisental-a :  

isem n umḍan  

imerna d yilelliyen war-uzzigen  

isenfal ilelliyen  

tulmist-agi d tin i d-beddren deg tarist n (GALLAND, Penchoen, wali § 33-12-13.) i yettwalin 

belli aseɣru am unuddus imsentel.95 

tibawt tezmer daɣen ad tili d tafyirt tummidt, ihi mačči kan d aseɣru maca d tagrumma n 

yinaw  

 (10)   mačči    nekk     ad xeddmeɣ, nutenti    ad      ttmuqqulent. 

Tibawt        warilaw     urmir ussid               warilaw      urmir ussid  

 

95 Anuddus imsentel = syntagme thématisé. 
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16.4.Timsisdiyin tisinawin tibawayin ;  

Uddisen  

Werǧin  

Werɛad  

Leɛmer  

Temgarad ɣef tibawt yerṣan ɣef “ur” izemren ad sbegnen aseɣru d umyig neɣ d anisem  

(11) ur-ɛad d lawan  

                D aseɣru  

(12) leɛmer yekcim axxam-nsen  

Tibawt        aseɣru  

War, ya ; azekka wer ya slazekka ncallah  

                          Yettwakkes  

16.5. tamsisda awer : “imiri-ibaw” 

Tayunt-agi mačči d tumyigt, tezmer ad tettuzwer s :  

S usentel n wurmir ( arummid)  

S usentel n wurmir ussid ( ummid atiman )  

Tettban-d kan deg tefyirt n ubhat  

(14) Awer yaweḍ  

                Urmir  

(ur irebbeḥ ara deg tudert-is ) . 

 

 
79 



Aḥric amezwaru                                                                                         Tasuqilt 
 

242 

 

(15) awer d-aɣ- d-yaf wass-nni  

                + urmir  

=” awer d-aɣ d-yaf wass-nni deg tudert!” 

“Awer d-yaweḍ wass-nni !” asfillet -ibaway 

(16)  awer yili ! 

=” ur yettili ara! Ad iɣab !  

“Ad yemmet”  asfillet -ibaway  

S wazal-agi tezmer daɣen ad teddu d unisem :  

(17)  awer axxam !  

=awer yili uxxam !  “ulac d acu ara xedmeɣ s uxxam-agi” 

Maca tezmer ad tesɛu inumak niḍen :  

(18)  wellah awer d-yettaz ɣer da ad t-nɣeɣ TURDA  

 Urmir ussid   warilaw  urmir  

16.6. ma nemmuqel s wudem n tegrallit amcabi yellan deg talɣa-agi n “awer” mebla ccek d 

talɣa tuddist. 

Ad ( deg tenḍa-ines + wer  

      D d asewzel a, §5.11)  

Tamsisda tumyigt                           tibawt  

D tarilawt . 
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16.7.    Maca  yewɛer ad neṭṭef tazrawt-agi deg tegnallit acku :  

Tuddsa n “ad+wr”tɣelli deg usatal n teynallit “wali § 15.21) a “wr”  tettban-d am uferdis 

armeskil, ur nettuzrew ara, assaɣ asnamkay gar wazal n temsisdiyin seg tama, tizrirt n unamek 

asfillet –ibaway / turda  ..seg tama niḍen . 

Tettuneḥsab “wr” am temsisda (tumyigt tanisemt) yeddukklen, tcudd ɣer tefyirt n ubhat i 

yesɛan aṭas n wazalen d turdiwin / asfillet-ibaway . 
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16.8. TUTTRA D UBHAT : 

Ur yelli ara wassaɣ gar yimini n tuttra d win n ubhat  

Snat-agi n temsisdiyin ttbanent-deg ususru  

Kra n tayunin zemrent ad sɛunt tabadut am yimattaren neɣ abhaten ɣer tuddsa-nsen deg 

ususru (d taseddast-nsent deg usatal96 ) 

- Imataren imattaren 97(§17.15 ;- 17.17)  

- Isiɣranen n ubhat(Isawalen ubhiten98) ( aḥric 12 d 13)  

 

        Ggtent tenḍiwin n ususru tisnumak deg yinaw, ɣef waya ad d-nebder snat n tneqidin :  

- Seg tama, allus-nsen ( ddsen  akked yinawen merra )  

- Seg tama niḍen, d igejdanen acku anaw n yiminan-a ( isawalen ubhiten ) zemren ad 

ttubadun am temsisdiyin n yinaw. 

 

Tuget n twuriwin-nsent sɛant assaɣ d :  

Tulmist “aferdis “ n yisnumak. 

Talɣa “tebḍa” n yisnumak i d-yettuɣalen ɣef tuddsa-ines akked wanawen n yinaw. 

ɣef waya awal n “temsisdit n yinaw” yettuɣal ɣer tibawt ( § 16.2.-16.7), tuttra akked ubhat 

ṭṭfen amkan deg temsisdit-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Asatal  =  contexte. 
97 Imataren imattaren  =  pronoms interrogatifs. 
98 Isawalen ubhiten  =  interpellatifs-exclamatifs. 
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Tagrayt :  

Uguren n tsuqilt :  

 Aṭas  n wuguren i d-nemlal deg usuqel n uḥric seg tarist n Chaker ( S ) seg tutlayt 

tafransist yesɛan  anagraw i yiman-is d wannar-is amiḍran, ɣer tutlayt niḍen ( Tamaziɣt ). 

Aṭas n yimusnawen i iɛerḍen ad d-ssegzin uguren n usuqel seg-sen ad d-naf ; G .Mounin 99;  

tasuqilt seg uḍris aɣbalu ɣer uḍris n yiswi tettmagar-d aṭas n wuguren s umata ad d-nebder: 

Uguren yerzan taseddast :  

 Deg tutlayt n tefransist ur neḥwaǧ ara allus n wawalen daxel n tefyirt akken ad 

yettwagzu unamek, maca deg tutlayt n tmaziɣt ilaq ad d-yili wallus i wakken ad yettwagzu 

unamek. 

Taseddast n tutlayt tafransist temgarad ɣef tin n tmaziɣt, imi taɣessa n tefyirt tafransist tebna 

ɣef (isem+ amyag+asemmad), maca tafyirt deg tmaziɣt tbeddu s umyag. 

Tikwal, ulamma nessaweḍ ad nefhem anamek n  yal awal deg tefyirt maca yewɛer iwakken ad 

nefhem anamek amatu n tefyirt. 

Deg tsuqilt ɣer tutlayt n tmaziɣt ur ilaq ara ad netbeɛ awalen akken i mseḍfaren, neɣ tasuqilt 

awal s wawal, ilaq ad nesuqel anamek deg waya.  

Uguren yerzan amawal : 

Uguren-agi ttilin-d  mi ara d-yili usemres n kra n wawalen ur yettemwatun ara deg unamek, 

neɣ ttarran anamek niḍen. Anect-a igellu-d s war tigzi n uḍris. Imi tikwal yettili-d wawal 

iseɛɛun aṭas n yinumak. 

Deg yimawalen tafransist-tamaziɣt, nettaf semrasen inumak mgaraden i yiwen n wawal ɣef 

wayen nettili deg uɛwaq  n wawal i ilaqen ad nefren.  

• Mi nga tasuqilt netbeɛ asigez n Salem Chaker. 

99 Mounin. G, les problèmes théoriques de la traduction, Ed : Gallimard, 1999. 
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IXEF WIS KRAḌET: 
TASLEḌT TASNALƔIT D 

TESNAMKIT 



Aḥric n tesleḍt                                                            Tasleḍt talɣawit d tesnamkit 
 
Tazwert : 

 Deg uḥric-agi n tesleḍt ad neɛreḍ nesleḍ kra n wawalen i nettaf s waṭas deg tseddast.  

Tasleḍt n kra n wawalen n tseddast: 

1-Accompli : Ummid ( Asget : Ummiden) 

                       D asumer n IRCAM ( le vocabulaire grammaticale de L’IRCAM) 

   Aẓar : MD 

   Tagmuẓart: 

( PB)  Mdu, mda : être complet  

 

2-Adjectif : Arbib ( Asget : Irbiben) 

                    D asumer n  Mɛemri deg tjerrumt 

   Aẓar :RB  

   Tagmuẓart : 

( KB )  Beau-fils, apprendice, lobe, grappilon. 

(WRGL,MZ, GHA) beau frére, beau fils, tous ce qui dépasse d’une chose apprendice. 

     Tm:  1- Yemgarad unamek n urbib gar tutlayt n tferna d tin n yal ass. 

       2- Laṣel n wawal yekka-d seg teqbaylit akken i d-yenna Remḍan Ɛeccab deg  

tarist-ines. 

 

3- Adverbe : Amernu ( Asget : Imerna ) 

                      D asumer n Mɛemri deg tjerrumt 

    Aẓar : RN (W)  

     

 -BERKAI .A.A, Lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère, Ed L’Harmattan    (Précédé  d’un essay 
de typologie des procédés néologique.  
 - HADADDOU M.A,  Dictionnaire des racines berbères communes, Suivi d’un index Français- 
Berbère des termes relevés, Haut commissariat a l’Amazighité, 2006/2007. 
- NAIT-ZERRAD .K, «  Les racines berbère (formes attestés) III, Ed. Peeters Paris Louvrain2002. ACHAB .R, 
la néologie lexicale berbère,(1945-1995), Ed. Peeters Paris Louvain, 1996.  
-MAHRAZI. M. Lexique de didactique et des sciences du language, Français - Amazigh / Amazigh -            
Français, Ed. Haut commissariat à l’Amazighité, 2013. 
- MAMMERI. M. Grammaire berbère, Ed. La découverte, Paris 1988. 
-MAMMERI. M. Grammaire berbère, Ed. Bouchene, Alger 1990. 
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Tagmuẓart : 

( PB)   Ajouter (rnu)    

 

4- Affirmatif :  Anilaw ( Asget : Inilawen) 

                          D asumer n IRCAM ( Terminologie Grammaticale de l’IRCAM ) 

     Aẓar : LW 

     Tagmuẓart : 

 ( PB ) ili, ell : être,exister.  

 

5- Annexion : Amaruz ( Asget: Imaruzen) 

                        D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

     Aẓar : RZ 

     Tagmuẓart : 

( PB)  Attacher, retenir, lier, annexer. 

 

6-Aoriste: Urmir ( Asget : Urmiren) 

                  D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

   Aẓar: MR 

   Tagmuẓart: 

 ( PB) Imir : moment, instant. 

          Ur : Morphème privatif =  ( Pb ) 

 

7- Aspect : Timeẓri  ( Asget : Timeẓra) 

                   D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

    Aẓar : ẒR 

    Tagmuẓart: 

  ( PB) voir, savoir 
* 

* Ibid p85 
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8- Catégorie: Taggayt ( Asget : Taggayin) 

                       D asumer seg umawal n Tmaziɣt tatrart. 

    Aẓar: GY 

   Tagmuẓart: 

 ( TQ) Taggayt : collection ( de personnes ayant entre elles quelque chose de commun)  

Tm: Deg usegzawal n Foucould ur t-nufi ara, maca Remḍan Ɛeccab deg tarist-ines yenna-d 

belli awal-agi yekka-d seg tmaceɣt. 

   

9-  Combinaison : Tuddsa  ( Asget : Uddisen ) 

                                 D asumer n umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar : DS 

      Tagmuẓart : 

( PB )  Ddes: disposer l’un à coté de l’autre, combiner, machiner, ranger, mettre en ordre. 

         Tiddist ( combinaison) (machination) 

 

10- Complément : Asemmad ( Asget : Isemmaden ) 

                                D asumer n Mɛemri deg tjerrumt 

       Aẓar :  MD ( Ẓer uṭṭun 1) 

       Tagmuẓart :   

Asemmad = AS : (d azwir) + MD: mmed.  

(PB)          Etre complet : mmed,mdu :grandir, étre complet, achever. 

( P.M.C)   asemmad : état de cequi est suffisant. 

     Tm: Laṣel n wawal yekka-d seg pan-berbère ɣer laḥsab n tmuɣli n Remḍan Ɛeccab deg 

tarist-ines. 

 

11- Dérivation : Asuddem  ( Asget : Isuddimen) 

                            D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : DM 
* 

* Ibid p85 
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      Tagmuẓart : 

( KB) Faire égouter: asuddem, suddem, uddum. 

     Tm : Laṣel n wawal yekka-d seg teqbaylit ɣer laḥsab n tmuɣli n “Remḍan Ɛeccab” deg 

tarist-is. 

 

12-Directe: : Usrid  ( Asget : Usriden) 

                      D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

     Aẓr :SRD 

     Tagmuẓart : 

( PB)  Etre droit , tracer, rayer, ( sred, sreḍ), étender de tout son long. 

     Tm : “Remḍan Ɛeccab” deg tarist-ines ( sb 131), yenna-d belli laṣel n wawal yekka-d seg 

teqbaylit. 

13-Elément: Aferdis ( Asget : Iferdisen) 

                     D asumer  deg umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar: FRDS 

      Tagmuẓart:  

  ( TQ)  Fragement de datte, trés petit, fragement ( d’un corps solide ou sec quelconque) 

  ( TRG) Fragement de datte, trés petit, fragement ( d’un corps solide ou sec quelconque) 

 

14- Etat : Addad  ( Asget : Addaden) 

                D asumer n Mɛemri deg tjerrumt + Amawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar : D 

      Tagmuẓart: 

( CH)  situation( état) 

(RIF) : addud : façon , maniére d‘étre , situation “état” 

(KAB) : addud : posture debout , situation debout , le moment de l ‘accochement. 

     Tm: Deg yisegzawalen n tentaliyin niḍen ur t-nufi ara, maca Ɣer leḥsab n Remdan Ɛeccab 

deg tarist-ines awal-agi n “addad” yella deg tentaliyin akk n tmaziɣt.* 

 

* Ibid p 85 
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15- Féminin : Unti  ( Asget : Untiyen) 

                        D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar :  NT 

       

Tagmuẓart : 

( PB)  femelle “ nta” de sexe féminin. 

Nta: emprunt arab 

     Tm: Deg usegzawal n Foucould, ur t-nufi ara, maca Ɣer leḥsab n Remḍan Ɛeccab deg 

tarist -ines awal-agi n “unti ” yekka-d seg tmaceɣt. 

 

 16- Forme :  Talɣa  ( Asget : Talɣiwin ) 

                       D asumer seg umawal n Tmaziɣt tatrart. 

       Aẓar:  LƔ 

       Tagmuẓart : 

(TQ)  Affaire, manière d’être, manière de faire 

( TRG) Affaire, manière d’être, manière de faire.  

     Tm :  Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist-ines belli awal” talɣa” yekka-d seg tmaceɣt. 

 

17-Futur : Imal 

                   D asumer deg umawal n Tmaziɣt tatrart.  

     Aẓar : ML 

     Tagmuẓart: 

( PB)   l’an prochain, avenir, marque du futur. 

 

18- Genre : Tawsit  ( Asget: Tiwsatin) 

                    D asumer deg umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar :  WS* 

      

* Ibid p85 
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Tagmuẓart : 

( TQ) Race 

( TRG) Catégorie, espèce, tribu, peuple, race, sort. 

 

19- Grammaire : Tajerrumt ( Asget : Tijerrumin ) 

                              D asumer n Mɛemri deg tjerrumt.  

      Aẓar : JRM 

      Tagmuzart : 

     Tm : ɣef laḥsab n Remḍan Ɛeccab awal-agi ur yelli ara d amaynut deg teqbaylit sxedmet 

uqbel  ṭṭelba mi ara d-mmeslayen ɣef tjerrumt  

Awal-agi yekka-d seg taɛrabt ǧerrumya i d-yemmalen “la grammaire comparée” n ibn 

elǧerrun deg lqern wis  XIV . 

-Ɣas ma ur d-nufi ara awal-agi deg usegzawal n tcelḥit, maca ɣer laḥsan n Remḍan Ɛeccab 

deg tarist-ines yekka-d seg tcelḥit. 

20- Impératif : Anaḍ  ( Asget : Anaḍen) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : NḌ 

      Tagmuẓart : 

(TQ)  ordre, commandement. 

(TRG) autorité, commandement.  

(TRG/P.M.C ) naḍu / mbeḍ:décider, ordonner, commander, réngner, avoir l’autorité sur. 

     Tm : Ɣer laḥsab n Remḍan Ɛeccab deg tarist-is yekka-d seg tmaceɣt. 

21- Inaccompli: arummid (asget : irummiden ) 

                            D asumer IRCAM ( le vocabulaire grammaticale de L’IRCAM) 

      Aẓar: MD 

      Tagmuẓart: 

Ar : préfixe privatif  

(PB) Mmed : étre complet :mdu , mda * 

 

* Ibid p85 
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22- Indicateur : Anammal  (Asget : Inammalen) 

                           D asumer seg umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar : ML 

      Tagmuẓart : 

(TQ)   indiquer : mel  

( KB) indiquer : mel  

     Tm : Deg usegzawal n Foucould ur t-nufi ara, maca  Remḍan Ɛeccab yenna-d belli awal-

agi yekka-d seg tmacaɣt. Meɛna yella daɣen ula deg teqbaylit. 

 

23- Indice : Amatar  ( Asget : Imataren ) 

                    D asumer n umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar : MTR 

      Tagmuẓart : 

Amatar; tamatart: signe de reconnaissance 

( TQ)  Signal 

( CH)  Signal 

 

24- Indéfini : Arbadu  ( Asget : Irbuda) 

                       D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : BD 

      Tagmuẓart : 

( FI) ar: préfixe privatif 

        Badu/ budet : Etre fait continuellement , être continuel 

     Tm : Deg tarist n Remḍan Ɛeccab yenna-d belli awal-agi yekka-d seg tcelḥit. 

 

25- Indirecte : Arusrid  ( Asget : Irusriden) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

     Aẓar : SRD* 

* Ibid p85 
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     Tagmuẓart: 

( PB)  Ar : préfixe-privatif / wer, war : sans 

        Usrid : verbe directe 

 

26- Interrogation : Tuttra  ( Asget  : Tuttriwin) 

                                 D asumer n Mɛemri deg tjerrumt + amawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar: TR 

      Tagmuẓart:  

( KB)  Tter : Le fait de mendier ( verbe interrogatif) 

(WRGL, P.M.C, CLH,RF) tter : demander, qu’mander,mendier, emprinter. 

 

27- Invariable : Armeskkil  ( Asget : Irmeskkilen)   

                            D asumer n Mɛemri deg tjerrumt.       

      Aẓar : MSKL 

      Tagmuẓart : 

 Ar : prefixe- privatif  

Meskil / meskel : changer, ( verbe interrogatif*) 

     Tm : Deg usegzawal n Foucould ur t-nufi ara, maca Laṣel-is ɣer laḥsab n tmuɣli n Remḍan 

Ɛeccab deg tarist-ines yekka-d seg tmaceɣt. 

 

28- Libre : Ilelli  ( Asget : Ilelliyen) 

                   D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar :  L 

      Tagmuẓart : 

(FIII)  verbe de liberté, homme libre( de condition) 

     Tm : Deg usegzawal n Foucould ur t-nufi ara, maca Laṣel-is  yekka-d seg tmaceɣt ɣer 

laḥsab n tmuɣli n Remḍan Ɛeccab deg tarist-ines.* 

 

* Ibid p85 
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29- Masculin :  Amalay ( Asget  : Imalayen ) 

                          D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : MLY 

      Tagmuẓart : 

(FIII)  Amali : Animal mâle entier ( animal mâle non castré); fig, homme d’une vigueur 

exeptionnelle ; homme courageux au travail, homme criard, h-querelleur. 

     Tm : Laṣel n wawal yekka-d seg tetargit ɣer laḥsab n tmuɣli n Remḍan Ɛeccab deg tarist-

ines. 

 

30-Modalité : Tamsisdit  ( Asget : Timsisdiyin) 

                        D asumer n Mass Ɛacur Remḍan 

     Aẓar : SD 

     Tagmuẓart : 

Ms + sd 

Ms : préfixe privatif 

Sd: Tiseddi : précision, être précis 

            : être pointu, être mince 

 

31- Neutre : Arawsan  ( Asget  : Irawsanen ) 

                     D asumer n umawal n Tmaziɣt tatrart. 

      Aẓar :  RWS 

     Tagmuẓart :  

Ar : azwir n tibawt  

Ws : d tawsit  

(TZ)  arwas : désert, néant 

     Tm :  Deg usegzawal n Foucould ur t-nufi ara, maca Remdan Ɛeccab yenna-d deg tarist-

ines belli awal-agi laṣel-is yekka-d seg tmaceɣt.* 

 

 

* Ibid p85 
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32- Négation :  Tibawt  ( Asget  : Tibawin ) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

     Aẓar  : BW 

     Tagmuẓart : 

 ( FI)  Iba :  ne pas y avoir de, ne plus y avoir de. 

Iba/ibaten : fait de ne pas avoir de. Par extension. Manque.mort       

      Tm : Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist-ines belli awal-agi laṣel-is seg tmacaɣt. 

33- Nom : Isem  (  Asget  :  Ismawen) 

                 D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar :  SM 

      Tagmuẓart :  

 ( PB)  isem : Nom propre  

 

34- Nombre :  Amḍan  ( Asget :  Imḍanen ) 

                        D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : MḌN  

      Tagmuẓart :  

  ( FI )   Iṭṭen  : Etre compté.  

 Miḍen : calcule. 

             Siḍen  :compter, calculer.  

      Tm : Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist-ines belli awal-agi laṣel-is seg tmaceɣt. 

35-Oppositin : Tanmegla  ( Asget : Tinmegliwin) 

                         D asumer n umawal n Tmaziɣt tatrart. 

    Aẓar: MGL 

    Tagmuẓart:  

  ( F.I) Nmegli, nemgal: se dépasser l’un l’autre (en marchant, ou dans une qualité 

quelconque) par extension : être inégale ( être de qualité, de valeur inégale).* 

 

* Ibid p85 
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36- Participe  : Amaɣun  ( Asget  : Imaɣunen ) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : MƔN 

      Tagmuẓẓart : 

M + ɣun 

M : préfixe  

 ( PB)   ɣwn : ɣɣen, qqen : lier, attacher, ligoler... 

 

37- Particule : Tazelɣa  ( Asget : Tizelɣiwin) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar: ZLƔ 

      Tagmuẓart: 

  Tazelɣa : pièce ( de métal ajoutée pour consolider, répare) 

 ( Ch- Tz) Plaque de boue ou bouse appliquée sur un mur, plaque de métal ornant la crosse et 

le fait d’un fusil) 

38- Pluriel :  Asget   ( asget  : Isguten ) 

                      D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar  : GT    

      Tagmuẓart :  

 ( KB)  (s) suget : abouder, exagérer 

( TQ)  Gget , igat : être abondant, nombreux, multiplier. 

( CH)  Gget, igat : être abondant, nombreux, multiplier. 

(KB, CH , TQ )  iggut-iyi = j’ai trop. 

     Tm : Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist-ines belli awal-agi laṣel-is seg Pan- berbère. 

 

39- Prédicat :  Aseɣu   ( Asget  :  Iseɣra ) 

                         D asumer n Mass Ɛellawa Rabaḥi. 

      Aẓar  :  ƔR* 

* Ibid p85 
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      Tagmuẓart : 

(PB) appeller , désigner , dire , dénommer  

 

40- Prédicatoïde : Akenseɣru   (  Asget  : ikenseɣra  ) 

                              D asumer n Mass Ɛellawa Rabaḥi. 

      Aẓar:  KN,  ƔR 

      Tagmuẓart : 

 Kn : iken useɣru  

ɣr:  (pb) appeller , désigner , dire , dénommer  

41- Préposition :  Tanzeɣt  ( Asget  : Tinzeɣ ) 

                              D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar :  NZƔ 

      Tagmuẓart :  

( TZ , GD )  nzeɣ  : tirer ; attirer a soi , retirer 

( TZ) Pallonier de la charrue 

(CLH, P.M.C, GHA) anzaɣ : attirement, éttirement, tirage  

  Nzeɣ : tirer, retirer, traîner, attirer à soi. 

     Tm :1-  Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist-ines belli awal-agi laṣel-is yekka-d seg tcelḥit. 

 2-Nger tamawt belli awal-agi yettuseqdec s yinumak yemgaraden deg tutlayt n yal ass 

am (asdukkel). 

 

42- Pronom : Amqim  ( Asget : Imqimen) 

                       D asumer n Mɛemri deg tjerrumt 

Aẓar : ƔM / QM 

Tagmuẓart :  

Cette notion a été conçue en tant mot qui remplace un nom. 

( Cw, Kbl, Pmc, Mzb, Gda, Wrgl, Rf)      Qqim : se reposer, s’asseoir.* 

 

* Ibid p85 
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43- Proposition :   Asumer  ( Asget : Isummer)  

                              D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : SMR 

      Tagmuẓart : 

(TQ)  sumer : soumettre ( une décision)  

(TRG) sumer : soumettre ( une décision ) 

            Mmer : etre soumis  

      Tm : Remḍan Ɛeccab yenna-d deg tarist -ines belli awal-agi laṣel-is yekka-d seg tmaceɣt. 

44- Racine : Aẓar  ( Asget  : Iẓuran ) 

                     D asumer n IRCAM ( vocabulaire des médias ) 

      Aẓar :  ẒR 

      Tagmuẓart:  

( PB)  aẓar, aẓur : Racine, veine , nerf, astère... 

45–Radical : Afeggag  ( Asget : Ifeggagen ) 

      Aẓar : FG  

            D asumer n umawal n Tmaziɣt tatrart + tajerrumt n Mɛemri.  

      Tagmuẓart :  

( Pb) ensouple  de mètier à tisser,  perche, poutre 

(MC)  Ensouple, chevron de charpente 

( ARCH) être etendu comme une perche  

( CHA) ensouple  

(CHL) ifggig : ensouple de métier à tiisser, tifggigt n wuzzal “barre de fer” 

(NTF) afeggag : perche, tige,  poutre ; tafeggagt :travérse de puits en bois . 

(Izn) afeǧǧaj : métier a tisser. 

(Sen): afeggag : “perche horizontale supportant la trame dans le métier a tisser ; ensouple” 

(Rif) afeǧǧay : ensouple . 

(Kab) afeggag : chevron de section carrée (charpente), ensouple de métier à tisser.* 

 

* Ibid p85 
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 (Cha ) afejjaj , afeǧǧaj : ensouple de métier à tisser. 

(Che) afejjaj : piéce transvérsale de métier à tisser. 

(ACE) ifeǧǧagen : “travers de métier à tisser. 

(MZB) afejaj ,  afejjaj : ensouple, traverse horizontale de métier à tisser sur laquelle s’enroule 

la chaine et le tissu” 

(OUA) afjaj, afejjaj : ensouple, ensoupleau de métier à tisser, grosse perche  

(GHD) afeǧǧaǧ : poutre  

(SOK) afeǧǧaǧ : toit, plafond  

(AHA) : vn ? fuǧǧeǧ : être étendu sans movement comme une perche , être trés paresseux, 

passer son temps à dormir  

(NIG) wy afeǧǧaǧ : esp d ‘acacia  

(GHT) afeǧǧaǧ :mardrier, poutre   

      Tm : Remḍan Ɛeccab deg tarist-ines yenna-d belli awal-agi yekka-d seg teqbaylit maca 

yella akk deg tentaliyin niḍen. 

 

46-Simple : Aḥerfi ( Asget : Iḥerfiyen ) 

  D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

(KAB, P.M.C)   Aḥerfi : sec, sans assaisonement, sans nécessite, sans tout. 

47- Singulier : Asuf  ( Asget : Isufan) 

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : SF 

      Tagmuẓart :  

( FIV) Asuf : Le fais d’être solitaire, solitude 

           Usaf  : Etre solitaire 

Tm : Remḍan Ɛeccab deg tarist-ines yenna-d belli awal-agi yekka-d seg tmaceɣt. 

48- Syntaxe : Taseddast  ( Asget : Tiseddasin )  

                       D asumer seg umawal n Tmaziɣt tatrart.* 

 

 

* Ibid p85 
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      Aẓar :  DS / WDS 

      Tagmuẓart :  

( FI, GD , TG ) disposer a côté l’un et l’autre; ranger , mettre en ordre ... 

     Tm : Remḍam Ɛeccab deg tarist-ines yenna-d belli awal-agi yekka-d seg tmaceɣt. 

• D “MƐEMRI” i as-isemman s yisem-agi n tseddast, yewwit-id seg “tiddas, Tixidas” 

seg uẓar akkmaziɣ (pb). 

 

49-  Variable : Ameskil ( Asget  : Imeskkilen)  

                         D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar : MSKL 

      Tagmuẓart : 

( FIII)      meskil : Etre  changè ( le sujet étant une personne, un animal, une chose dont le 

caractère, la manière d’être, etc ; changer, être changer,  remplacé. 

( TZ, KB )    tourner, renverser, devenir 

 

50- Verbe : Amyag  ( Asget : Imyagen) 

                    D asumer n Mɛemri deg tjerrumt. 

      Aẓar: G 

      Tagmuẓart : 

(PB) eg : faire, produire, réaliser, accomplir: être . 

 

Taggrayt: 

Deg yixef-agi neɛreḍ ad d-naf laṣel n wawalen, ay-agi ur yeshil ara maḍi, acku awalen-

agi d awalen n tseddast imaynuten mačči d awalen iqburen. Rnu ɣer waya nufa-d amur 

ameqqran seg awalen-agi i nesleḍ laṣel-nsen yekka-d seg”Tmaceɣt” neɣ llan deg tantaliyin 

akk.* 

 

 

* Ibid p85 
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TAGRAYT 
TAMATUT 



                                                                                      Taggrayt tamatut 
 

 

Taggrayt  tamatut 

Deg taggara n umahil-nnteɣ nessaram ad nili nessaweḍ ad d-nessuqel akken ilaq aḥric 

seg tarist n Salem Chaker, daɣen ad nili nerra anamek i uḍris anaṣli.  

Deg umahil-nnteɣ neḍfer tiẓri tafesrant i ireṣṣan ɣef tigzi n unamek n uḍris anaṣli d 

wayen ara d-nini deg tutlayt uɣur nessuqel. 

Deg tezrawt talɣawit d tesnamkit nessaweḍ nemla-d laṣel n wawalen i nesseqdec deg 

umahil-nnteɣ. Nekkes-d aẓar-nsen, nessekyed anamek-is deg yal tantala ; iwakken ad nẓer 

ansi i d-yekka “tagmuẓart-is”, ɣef leḥsab n wayen i d-nufa nwala belli  azal n 16%  n wawalen 

nufa-ten-id deg waṭas n tentaliyin; amedya : Asget. Llan azal n 34% wid i d-nufa deg yiwet n 

tantala meɛna tjemeɛ-d aṭas n tentaliyin ; amedya: Amaruz. Llan daɣen azal 8% nufaten-id 

deg kraḍ n tentaliyin n  ; amedya: Taseddast. Llan wiyaḍ yellan deg snat n tantaliyin azal n 

16% amedya: Amatar. Llan daɣen azal n 26% nufa-ten-id deg yiwet kan n tantala ; amedya : 

Taggayt. 

Deg umahil-nnteɣ nmugger-d aṭas n wuguren ; ayen yerzan amawal: yella wanda ur d-

nufi ara awalen ara nesseqdec i uḍris anaṣli ; wid n tesnilest, amgired yellan gar tseddast n 

tefransist d tin n tmaziɣt: yella wanda ur nessaweḍ ara ad d-nerr anamek iwulmen i uḍris 

anaṣli. Akken daɣen ur d-nufi ara tiɣbula iwulmen s tutlayt n tmaziɣt s way-s ara nseddu 

amahil-nnteɣ. 
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Agzul s tefransist 

Dans notre travail de fin de cycle de  Master 2, pour l’année universitaire 2017/2018 . 

On a abordé un essai de traduction d’une partie de la thèse de Salem Chaker « un parler 

berbère d’Algérie », « les modalités du nom et du verbe «  du français vers tamazight. 

  Notre étude contient trois chapitres ; le premier chapitre est un ensemble de textes 

traduits de français vers tamazight,  on a abordé la théorie interprétative qui consiste à rendre 

le sens du texte source (langue 1) ; D’ici on a rencontré pas mal de problèmes dans la 

traduction du français vers tamazight   : 

Au nivaux syntaxique             1 

D’abord, dans la langue française pour  l’enchainement de la phrase on n’a pas besoin 

de répéter l’idée à chaque fois pour comprendre le sens par contre en langue Amazigh on en 

besoin pour comprendre le sens de la phrase. 

 Egalement, la syntaxe de la langue française diffère à celle de la langue Amazigh 

car la structure de la phrase française est : (sujet + verbe + complément), par contre la langue 

Amazigh c’est le "verbe" qui précède la phrase. 

              Parfois, même si on comprend le sens de chaque mot dans la phrase mais cela reste 

difficile de comprendre le sens générale de cette phrase. 

Dans la traduction en Tamazight,  il ne faut pas se contenir à l’ordre des mots dans le 

texte original, il faut traduire le sens. 

 Au niveau lexical:   

            Lors de la traduction des mots de la langue française vers la langue Amazigh la 

difficulté se trouve dans la polysémie, car il est difficile de choisir le mot  qui convient. 

         Ainsi, beaucoup de termes n’ont pas leur équivalence dans la langue Amazigh jusqu’ à 

ce qu’on leurs donne une signification en langue française puis on les traduit en Tamazight.  

1 AZEM.F et All. Essai de traduction d’une partie de la thèse de Chaker Salem "les signifiant 
(unités en inventaire  ferme) – morphologie -" suivie  d’une analyse lexicale .UMMTO.2015-
2016. 
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Dans les dictionnaires Français-Tamazight, parfois ils n’utilisent pas le même  sens 

équivalant pour le même mot, et cela nous pose des difficultés pour en choisir. 

Pour  le deuxième chapitres c’est un ensemble de définitions des termes sur les quels 

est basées notre travail.  

Le troisième chapitre c’est une analyse morpho-sémantique dans laquelle on a essayé 

d’analyser l’ensemble des termes de la syntaxe qu’on a utilisé dans notre traduction. 

Dans l’analyse morpho- sémantique  on a dérivé la racine de chaque terme  puis le 

consulter dans  les différents dialectes afin de dériver son étymologie car il ya des termes 

auxquels on a trouvé leurs racines dans plusieurs dialectes, alors que d’autres  on les trouve 

uniquement dans un ou deux dialectes. 
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Tafransist Tamaziɣt Aɣbalu 

1. Abstrait Amadwan Amawal n tesnilest n   

Berkay + Amawal n 

Tmaziɣt tatrart Mɛemri 

2. Accompli Ummid Amawal n tesnilest n 

Berkay 

3. Adjectif Arbib Amawal n Tmaziɣt 

tatrart”Mɛemri” 

4. Adjectiveur Aḍfir/Azwir yettaran isem d 

arbib 

/ 

5. Absolu Amagdaz Amawal n tesnilest n 

Berkay 

6. Adverbe Amernu Amawal n Tmaziɣt  

tatrart Mɛemri  + 

amawal n tesnilest n 

Berkay 

7. Agent Ameskar Amawal n tesnilest n 

Berkay 

8. Altérite Tiḍent Akatay n lmaster n : 
- A.FAZIA et All. 

Essai de traduction 
d’une partie de la thèse 
de Chaker Salem "les 
signifiant (unités en 
inventaire  ferme) – 

morphologie -" suivie  
d’une analyse lexicale 
UMMTO, 2015-2016. 

 

9. Annexion Amaruz Amawal n Tmaziɣt  

tatrart  Mɛemri + 

amawal n tesnilest n 

Berkay 
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10. Aoriste Urmir Amawal n Tmaziɣt  

tatrart Mɛemri + 

amawal n tesnilest n 

Berkay 

11. Archi-aoriste Urmir amazday / 

12. Asalel Support Amawal n tesnilest n 

Berkay 

13. Asinaw Marginal / 

14. Aspectuelle Anmeẓri Amawal n Maḥrazi 

15. Assurer Asmutti / 

16. Binaire Amisin Amawal n tesnilest n 

Berkay 

17. Caractéristiques Tiẓulay / 

18. Combinaison Tuddsa Amawal n tesnilest n 

Berkay 

19. Chamito-sémitiques Tiḥamiyin-tisamiyin / 

20. Complement de nom Asemmad n yisem Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

21. Composition Asuddes Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Tmaziɣt tatrart Mɛemri 

22. Concomitant Amyid / 

23. Concret Akmam Amawal n tenilest n 

Berkay 

24. Connotation Asdid / 

25. Constante Timezgit Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

26. Constatation Takerda / 

27. Contexte Asatal Amawl n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n Maḥrazi 

28. Co-Occurance Timlilit / 
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29. Corpus Ammud Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

30. Définie Anbadu Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi + Amawal n 

Tmaziɣt tatrart Mɛemri 

31. Décisif Aɣtas  

/ 

 

32. Déictique Ameskan Amawal n Maḥrazi + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay 

33. Dérivationnelle Asuddem Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

34. Determination Aglas Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan ( eg + tilist ) 

35. Diachronic Tagrallit / 

36. Direct Usrid Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi + A mawal n 

Tmaziɣt tatrart Mɛemri 

37. Duratif Atiman Amawal n tesnilest n 

Berkay 

38. Effectif Asemday Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

39. Emprintées Imerḍilen Amawal n Maḥrazi + 

Amawal n Tmaziɣt 

tatrart  Mɛemri 

40. Encyclopédie Tasnayt / 

 

 

 

 
174 



Timerna III                                                                                                 Amawal 
 

41. Etat Addad Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

42. Etre vivant Imidren Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan 

43. Expension Isemmaden Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay 

44. Facultatif Tinefranin Akatay n lmaster n : 
- A.FAZIA et All. 

Essai de traduction 
d’une partie de la thèse 
de Chaker Salem "les 
signifiant (unités en 
inventaire  ferme) – 

morphologie -" suivie  
d’une analyse lexicale 
UMMTO, 2015-2016. 

45. Fait Imig Asumer n Ɛacur 

Remḍan 

 

46. Femelle Tawtemt Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Tmaziɣt tatrart Mɛemri 

47. Fonction Tawuri Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 
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48. Forme Talɣa Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

49. Formelle Talɣiwin Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

50. Futur Imal Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

51. Genre Tawsit Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

52. Grammaire Tajerrumt Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

53. Grammaticaux Inejrumen / 

54. Hyperonymie Amaway / 

55. Hyponymie Amettwawi / 
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56. Hypothétique Turda Amawal n tesnilest n 

Berkay 

 

57. Imperative Anaḍ Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

58. Inclusive Awayan Amawal n tesnilest n 

Berkay 

 

59. Indéfini Arbadu Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

60. Indicateur Anammal Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

61. Indicateur de function Anammal n twuri Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

62. Individu Afgan Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan 

 

63. Indeterminer Aruglis Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan 
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64. Inaccompli Arummid Amawal n tesnilest n 

Berkay 

65. Injonctif Asendeh / 

66. Instrument Allal Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

67. Interrogatif Tuttra Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

68. Interpellatif Asiɣran 

 

/ 

69. Invariable Armeskkil Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

70. Isomorphisme Amgadi n talɣa Amawal n tesnilest  n 

Berkai 

71. Lexeme Anmawal Amawal n tesnilest n 

Berkay 

72. Lexique Amawal Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 
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73. Libre Ilelli Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

74. Liste Amuɣ Amrawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

75. Localisation Asideg Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan ( am + adeg) 

76. Mâle Awtem Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

77. Marginaux Imiwanen Amawal n tesnilest n 

Berkay 

78. Marque Tamatart 

 

 

 

 

 

/ 

79. Masculin Amalay Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

80. Matière Tanga Amawal n tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n Maḥrazi 

81. Modalité Tamsisda Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan ( ms + sd )      

[ precision] 

82. Modal Amkay Amawal n Maḥrazi 
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83. Mode Amacku Amawal n Maḥrazi 

84. Monème Imini Asumer n Mass Ɛacur 

Remḍan ( m + ini) 

 

 

 

 

85. Morphologié Tasnalɣa Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

 

86. Nom Isem Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

87. Nombre Amḍan Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

88. Nominal Anisem Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

89. Non reel Arilaw Amawal n tesnilest n 

Berkay 

90. Nucléaire Imiɣes Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 
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91. Objectif Azɣaray / 

92. Opposition Tanmegla Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

93. Optatif Asfillet / 

 

94. Participe Amaɣun Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

95. Particule Tazelɣa Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

96. Personnel Udmawan Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 
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97. Périphérique Tibenkanin Akatay n lmaster n : 
- A.FAZIA et All. 

Essai de traduction 
d’une partie de la thèse 
de Chaker Salem "les 
signifiant (unités en 
inventaire  ferme) – 

morphologie -" suivie  
d’une analyse lexicale 
UMMTO, 2015-2016. 

 

98. Phrase Tafyirt Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

99. Pluri-nucléaire Tagteɣsawt / 

100. Pluriel Asget Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

101. Ponctuel Aqqayan Amawal n tesnilest n 

Berkay 

102. Possessif Imellan 

 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

103. Prédicat Aseɣru Asumer n Mass Rabaḥ 

Ɛellawa 

104. Prédicatoîde Akenseɣru Asumer n Mass Rabaḥ 

Ɛellawa 

 

105. Proposition Asumer Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 
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Maḥrazi 

106. Proximité Tiẓin Amawal n tesnilest n 

Berkay 

107. Racine Aẓar Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

108. Réel Ilaw Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n Maḥrazi 

109. Référe Tamselɣut Amawal n tesnilest n 

Berkay 

110. Sexe Uzzuf Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

111. Significant Asnamek / 

112. Signifies Anmik ( unmiken) Amawal n tesnilest n 

Berkay 

113. Subjectif Agensay Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

114. Subordonnant Isagalen Amawal n tesnilest n 

Berkay 

115. Substantives Inumas / 

116. Substitus Isenfal / 

117. Support Asalel Amawal n Maḥrazi 

118. Sychronie Taynallit / 

119. Syntagme Anuddus Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

120. Système Anagraw Amawal n Maḥrazi + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay 
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121. Syntaxe Taseddast Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

122. Syntaxique Taseddasayt / Anseddas Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

123. Variation Tanḍa Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri 

124. Verbe Amyag Amawal n Tmaziɣt 

tatrart Mɛemri + 

Amawal n tesnilest n 

Berkay + Amawal n 

Maḥrazi 

 

TM: awalen-agi ur nesɛi ara aɣbalu d wid i d-newwi sɣur yiselmaden n ugezdu n tmaziɣt 

akken llan wid nelmed deg tsedawit. 
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Tawinest n tuna 
ilmend n tentaliyin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

26%

16%

8%

16%

Tawinest n tuna ilmend n tentaliyin

Pan Berbère

yiwet n tantala

snat n tantaliyin

kraḍ n tantaliyin

Ukkuẓ naɣ ugar
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La présente étude a pour objectif 
central la description syntaxique d ’un 
parler berbère d'Algérie (Kabylie - Ait 
Iraten).

On examine accessoirement un certain 
nombre de questions de phonologie dont 
la résolution était nécessaire pour 
l’adoption d ’un système de notation 
phonologique cohérent(1).

Tous les exemples sont donnés, sauf indication 
contraire explicite, en transcription phonologique.
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I. INTRODUCTION.

. LA SITUATION SUR LE TERRAIN :

1.1. La langue berbère se présente de nos jours sous la forme 
d'un nombre très élevé de parlers répartis sur un territoire 
immense (de l'Egypte à 1’Atlantique, de la Méditerranée au delà 
du fleuve Niger), et souvent séparés les uns des autres par de 
très grandes distances. La faiblesse des échanges entre les dif
férents groupes berbèrophones tend en plus à accentuer la di
versification linguistique au sein de l’ensemble berbère.
Il s'ensuit que le concept de "langue berbère" est de nature 
essentiellement linguistique ..Il ne correspond pas à une réalité 
socio-linguistique homogène. Le linguiste dénomme "langue berbè
re" un ensemble d'idiomes (="dialectes" dans la hiérarchie des 
Berbérisants) présentant suffisamment de ressemblances struc
turales et lexicales pour qu’on les considère comme un domaine 
d'étude unique, et ce, indépendamment de critères externes tels,
1’intercompréhension, la conscience d'une communauté linguis
tique ...

Cette langue est donc employée par des îlots de popula
tions plus ou moins importants, très disséminés à travers le 
pays (carte § 1.3.). Certains îlots sont infimes comme ceux de 
l’Ouest algérien, du Sud Oranais ou de la Tunisie, d'autres par 
contre, sont numériquement beaucoup plus importants et comptent 
une population qui dépassent largement le million d ’individus 
(Kabylie, pays chleuh, Moyen-Atlas, Rif). En Algérie, la Kaby- 
lie, les Aurès et le Mzab doivent représenter à eux seuls plus 
de 95$ de la population berbérophone.
En fait, il est très difficile d ’avancer des chiffres précis 
quant au nombre de berbèrophones au Maghreb. En l’absence de 
recensements linguistiques sérieux et systématiques, les chiffres 
qui ont pu être proposés sont contestés de toutes parts.



1,2. Pour l ’Algérie, les pourcentages de l'ordre de 25 à 30%
de berbérophones retenus pendant la période coloniale sont ac-

 ̂( 2 )tuellement rejetes comme nettement surévalués' .Par contre, les 
17,8$ de berbérophones que donne le recensement algérien de 
1966 sont très certainement en dessous de la réalité. Les con
ditions techniques de ce recensement et l'ambiance idéologique 
générale jouaient incontestablement en défaveur du berbère. Le 
dernier recensement de 1976 risque encore d'accentuer ce proces
sus. Il y a donc en fait toute une étude critique à mener sur les 
différents recensements depuis le début du siècle. Dans le pas
sé, on a pu constater à plus d'une reprise que des îlots berbé
rophones avaient été complètement "oubliés" par les enquêteurs. 
On ne doit pas perdre de vue que le berbère :

- est une langue objectivement dominée (minoritaire et non 
reconnue par l'institution). De nombreux locuteurs peuvent donc 
dans certaines circonstances, ressentir une gêne à avouer (à un 
agent de l'Etat) leur pratique du berbère.

- se présente sous la forme de parlers qui portent des ap
pellations très diverses dont l'enquêteur doit être informé.
Le concept de "berbère" n'a qu'une existence très diffuse pour 
la majorité des berbérophones^
En tout état de cause, on peut admettre que l'ensemble de ber
bérophones doit représenter un pourcentage minimum de 20% de 
la population algérienne. Selon les premières estimations du 
recensement de 1977, l'Algérie comptait 18.250.000 habitants 
au 1er janvier 1978, ce qui mène à un total de 3-650.000 berbé
rophones à cette date.

(2) Un auteur aussi bien informé (et généralement très mesuré) 
qu'A. BASSET parlait même du tiers de la population algérienne 
(1952/69, p.4).
(2bis) Un Mozabite ou un Chaouïa à qui l'on demanderait s'il parle 
kabyle répondrait évidemment par la négative! De même, il faut sa
voir que le parler de Ouargla et de Ngoussa est dénommé tariyit.



Répartition de la langue berbère (d'après A. Basset)
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. STATUT INSTITUTIONNEL ET IDEOLOGIES LINGUISTIQUES :

1 • ̂ • Les textes officiels algériens ignorent de façon abso
lue la langue berbère. La constitution actuelle et la Charte 
Nationale (ainsi que la première constitution de 1963 et la 
Charte d ’Alger) n ’y font aucune allusion. Le discours politi
que officiel et tous les textes émanant de l'institution éta
tique évitent systématiquement toute mention du terme même de 
"berbère".
Politique du silence, donc.
Les très rares évocations (toujours indirectes, ou3 individuelles 
et isolées, comme les déclara.tions de certains responsables po
litiques) ne mentionnent la langue berbère (ou les Berbères) 
que comme un "fait du passé", "résiduel" ou, "en.voie de résor^ 
ption", constituant un arrière-fond historique mythique de 
l'Algérie ("nos ancêtres les Berbères" !).
Jamais la langue et la culture berbères ne sont considérées 
dans leur existence actuelle réelle, en tant que composante de 
l'Algérie vivante,
Le processus d'arabisation du Maghreb est toujours conçu comme 
achevé, ou, du moins, tellement avancé qu'on le considère comme 
inéluctable.
Cette position est très clairement résumée dans ces lignes de 
Md. Ch. SAHLI (1956) (citées par KADDACHE, 1973, p.284):

"Personne ne nie qu'il existe en Afrique du Nord des 
Arabes et des Berbères, plus exactement des arabophones, mais 
la fusion ethnique sur une large échelle, la communauté de 
l'histoire, de la religion, de la culture [...] ont réduit leurs 
différences à de simples caractéristiques régionales. Une évolu= 
tion irréversible a ainsi conduit les Berbères à s'intégrer dé
finitivement au Monde arabe ...".

Par voie de conséquence, la langue berbère n'a aucune 
place dans l'ensemble des institutions algériennes; elle est 
notamment exclue:
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- de tout le système scolaire (du primaire à l'Université)
- de l'ensemble de la vie publique (textes administratifs, po
litiques, juridiques...)
La seule exception notable est l'existence d'une chaîne de 
radio-diffusion en langue kabyle ; il s'agit d'ailleurs d'un 
legs de la période coloniale et, de sérieuses menaces ont pesé 
et pèsent toujours sur elle.
On notera pourtant que l'Etat algérien ne développe pas une 
politique d'agression linguistique directe contre le berbère; 
la volonté d'assimilation des minorités berbérophones n'appa
raît qu'en fïligrane et n'est qu'exceptionnellement formulée.
La situation est donc assez différente de celle qui a prévalu 
dans un pays comme la France où les langues régionales ont été 
systématiquement et quotidiennement pourchassées.

1 .5. En fait, le statut actuel de la langue berbère en 
Algérie n'est que la concrétisation d'options idéologiques anci
ennes et profondes du mouvement nationaliste.
Face à l'écrasement linguistique et culturel que représentaient 
la colonisation française, le nationalisme algérien (et maghré
bin) repose, dès ses origines, sur le dogme du caractère exclu
sivement arabo-islamique de la nation algérienne. LA LANGUE de 
la nation ne pouvait être que l'arabe classique. Même l'arabe 
dialectal n'aura jamais droit de cité dans la thématique natio
naliste .
A plus forte raison le berbère est-il apparu comme un facteur 
de division, un cheval de Troie du colonialisme qui, en le met
tant en avant, niait l'unité des Algériens et repoussait d'au
tant leur libération.
Aussi les manifestations (sporadiques) de "berbérisme" ont 
elles toujours été violemment combattues et considérées comme 
des manoeuvres de diversions, directement ou indirectement,
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. „ . ( 3 )suscitées par le colonialisme .
Et, indiscutablement, cette analyse était partagée par la majo
rité des populations berbérophones puisque le berbérisme est 
resté, pendant toute la période de lutte anti-coloniale, un 
épiphénomène sans importance et sans réelle implantation po
pulaire .
En tout état de cause, c'est une réinterprétation très orientée 
de 1'Histoire que d'affirmer, comme le font maints Historiens 
maghrébins du Mouvement nationaliste (voir KADDACHE, 1973), que 
celui-ci ne niait pas le fait berbère : bien curieuse recon
naissance qui n'offre aux intéressés que la perspective de l'as
similation à la majorité !
Quelles qu'aient été les références formelles aux Berbères , 
le nationalisme algérien n'a jamais, politiquement, reconnu de 
place à la langue et à la culture berbère dans l'Algérie qu'il 
prétendait bâtir.

1.6. Il est vrai que la France a systématiquement utilisé 
l'existence des minorités berbères pour nier toute identité 
nationale à L'Algérie. Elle s'est toujours ingéniée à présen
ter le pays comme une mosaïque d'ethnies hostiles, que même le 
lien religieux ne parvenait pas à cimenter.
Il y a, dès l'origine de la colonisation, utilisation politique 
du fait berbère. La science coloniale consacrera une bonne par
tie de ses énergies à mettre en évidence, à souligner tout ce 
qui pouvait distinguer Berbères et Arabes. Un examen serein des 
faits oblige cependant à préciser que, contrairement à ce 
qu'affirment certains historiens et le mouvement nationaliste, 
cette utilisation a été essentiellement idéologique . La Fran
ce n'a pas eu, en Algérie, de politique berbère concrète : 
aucune mesure effective et significative n'a jamais été prise

(3) C'est le cas, notamment, de la fameuse crise "berbériste" 
au sein du M.T.L.D. en Kabylie (19^7).
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en faveur de la langue berbère alors que la France en avait ' 
évidemment les moyens : scolarisation en berbère, création d ’une 
presse etc... (on rappellera que le colonialisme britannique, par 
contre, s’est engagé dans une politique de ce type en Afrique 
de 1'ouest).
Les seules décisions concrètes que l’on peut attribuer à la 
France dans ce domaine sont :

1°) la création d ’une chaire de berbère à l’Université
d 'Alger.

2°) l'instauration d ’une prime pour les instituteurs 
titulaires d ’un brevet de kabyle.

3°) la création d'une chaîne de radio-diffusion kabyle.
On estimera cette liste un peu courte pour que l'on puisse sé-

( 4 )neusement parler de "politique berbère de la France" .

En réalité, beaucoup de spécialistes du Maghreb (et 
notamment les autochtones) oublient que dans le domaine lin
guistique et culturel, la politique coloniale de la France n' 
était qu'une illustration particulière d'options générales, 
déjà mise en oeuvre au sein même du territoire français : la 
centralisation absolue et la liquidation des particularismes 
régionaux. Au delà de la phraséologie, l'état français ne pou
vait avoir que mépris pour les dialectes berbères, sans tradi
tion écrite et diversifiés à l'extrême. La seule perspective 
qu'il pouvait concevoir à leur sujet était leur lente dispari
tion.

1.7. A l'indépendance, la politique linguistique de l'Etat 
algérien était donc déjà définie de manière irréversible :

(4) Les faits sont sensiblement différents pour ce qui est 
du Maroc (AGERON, 1973, 1975).
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( S )l’arabe classique est langue nationale et officielle de la
nation, à l'exclusion de toute autre. Si l'on tolère encore le 
français, c'est essentiellement pour des raisons pratiques et 
cet état de chosesest explicitement défini comme transitoire. 
Aucun débat sérieux sur les choix linguistiques n'a jamais été 
organisé, et, manifestement, ce domaine n'a pas constitué, dans 
les premières années de l'indépendance, un point de discussion 
et de contestation majeur.
Mis à part quelques rares intellectuels isolés comme l'écrivain 
KATEB YACINE qui dès 1963 se prononce pour une reconnaissance 
des dialectes berbères et de l'arabe dialectal, personne ne re
met en cause ni ne discute les options linguistiques de l'Algé
rie indépendante dans leur globalité.

1.8. Les partis et mouvements politiques d'opposition (tous 
clandestins puisque le système du parti unique est adopté dès 
1963) restent d'une extrême discrétion sur ces questions. Même 
le Front des Forces Socialistes d ’AlT AHMED, malgré son implan
tation essentiellement kabyle (il organise une dissidence armée 
en Kabylie de la fin 1963 à 1965) ne formule aucune revendica
tion particulière sur le front linguistique et culturel (bien 
que le régime d'alors ne se soit pas privé de le taxer - abusive
ment - de "berbèrisme" et "séparatisme").
Ce n'est que dans les toutes dernières années (après 1970) que 
certains courants politiques ont formulé, plus ou moins explici
tement, une position vis-à-vis des questions de langues.
Le P.A.G.S. (Parti de 1'Avant-Garde Socialiste, historiquement 
issu du P.C.A.), sans adopter (à notre connaissance) de doctrine 
officielle à ce sujet, s'est à plusieurs reprises prononcé pour 
une certaine reconnaissance du berbère. Le P.R.S. (Parti de la

(5) Formulation de la constitution de 1977-
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Révolution Socialiste, fondé par M. BOUDIAF, d'inspiration mar
xiste, très opposé au régime) a récemment adopté des thèses 
très claires :

"... la langue berbère existe. C'est la langue mater
nelle d'une partie des Algériens. Elle doit être reconnue, pré
servée et développée comme partie intégrante de notre patrimoine 
national. Son enrichissement, son enseignement, sa diffusion 
doivent être garantis. Il n'y a pas d'opposition entre cette 
défense du berbère et le développement d'une langue nationale." 
(Al-Jar-Lda, mars 1977 / n° 10, p. 10).

1.9. En réalité, la contestation sur le front linguistique 
a été essentiellement menée par des berbérophones.
Elle a d'abord été le fait de personnalités relativement isolées 
défendant des thèses "berbéristes" parfois tout à fait exces
sives. Ce courant se manifeste par des publications très polé
miques et, surtout, par la constitution en 1967 d'une "Acadé
mie berbère" (basée à Paris) dont le but est le développement, 
la fixation et l'enrichissement de la langue. Les bases scien
tifiques de ce courant et des entreprises qu'il mène sont pour 
le moins fragiles.
Mais, surtout et, plus fondamentalement, on assiste depuis 
quelques années, en milieu kabyle notamment (mais non exclusi
vement) au développement d'une sensibilité linguistico- 
culturelle berbère de plus en plus aiguë. Ce "berbérisme" con
naît deux types de traductions :

- à un niveau culturel : réactivation de la culture tra
ditionnelle (Taos AMROUCHE, M. MAMMERI ...), modernisation 
("pop-music kabyle", traductions d'oeuvres littéraires, ouvra
ges écrits directement en berbère ...).

- à un niveau politique : revendication plus ou moins 
claire, et en réalité, très diversifiée, pour la reconnaissance 
de la langue et de la culture berbère par l'institution étati
que .
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Bien que ces tendances, particulièrement sensibles en Algérie, 
soient attestées depuis assez longtemps il y a incontes
tablement une montée de ces courants depuis quelques années.
Une histoire précise des idées "berbéristes", ainsi que l'ana
lyse des positions des tenants actuels de ces courants restent 
à faire. Dans une certaine mesure, l'impact indiscutable de ces 
idées peut être considéré comme une forme de protestation des 
couches kabyles récemment urbanisées, dont les conditions de vie 
sont devenues, après la phase initiale d'euphorie, très dif
ficiles .
Il faut d'ailleurs préciser que ce phénomène, de strictement 
kabyle qu'il était à l'origine, s'étend rapidement à d'autres 
zones berbérophones (Ahaggar ...), et l'on voit se développer 
une sensibilité (voire une solidarité) "pan-berbère11, en par
ticulier parmi les jeunes générations.

. LES ETUDES BER&ERES :

1.10. Depuis l'indépendance s'est développée, en France tout 
particulièrement, une entreprise de "décolonisation" de 1'His
toire et des Sciences Humaines des anciens pays colonisés. Cette
"décolonisation" comporte évidemment pour ce qui est du Maghreb

(7 )une critique en réglé de l'utilisation du "fait berbere" .

(6) Des manifestations "aiguës" de berbérisme se produisent dans 
le mouvement nationaliste entre 1945-195^.
Une "association pour le développement de la langue berbère" 
(Tiwizi i Tmazight) est créée en 195^ à Paris.
(7) on pense notamment aux travaux d'Historiens et d'Anthropolo
gues comme AGERON, TURIN, LECLERC, LUCAS et VATIN, COLONNA, 
ETIENNE ..., ou même, dans le domaine de l'histoire ancienne, 
ceux de BENABOU.
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Si cette entreprise est certainement saine et justifiée, on doit 
cependant remarquer que la plupart de ces travaux sont l'oeuvre 
de sociologues et d'anthropologues auxquels on peut reprocher :

a) - d'être beaucoup trop superficiels et expéditifs en 
ce qui concerne les études de linguistique arabe et berbère,, qui 
sont souvent qualitativement très supérieures aux travaux d'his
toire ou d'ethnologie faits à la même époque. On ne doit pas 
oublier que les études de dialectologie arabe au Maghreb sont 
associées aux noms de linguistes aussi prestigieux que Jean 
CANTINEAU ou Marcel COHEN.

b) - de ne pas toujours faire le départ entre critique 
idéologique et critique scientifique (technique) interne. L ’exis
tence de prédéterminations idéologiques (qui sont souvent gros
sièrement évidentes), n'autorise en aucune façon à dénier tout 
caractère scientifique aux travaux faits dans le domaine. Seule 
une analyse critique interne, qui ne peut être menée que par le 
spécialiste, peut en évaluer la valeur scientifique, c ’est-à- 
dire les apports et les faiblesses.

c) - enfin, et c'est sans doute le plus grave, d'occul
ter entièrement l'existence objective des minorités linguisti
ques berbérophones derrière la dénonciation de l'utilisation 
colonialiste du "fait berbère".
Une telle attitude sur un problème qui exige des positions de 
principe très claires est pour le moins discutable.

LES GRANDES PERIODES ET TENDANCES DES ETUDES.BERBERES :
La découverte :

1.11. Il serait faux de dire que la France ignorait totalement 
l'existence des groupes berbérophones et des dialectes berbères 
avant 1830. Plusieurs journaux de voyage, des rapports de mis
sionnaires et de consuls en font explicitement mention, parfois 
avec beaucoup de précision. Il existe même plusieurs échantil
lons de langue berbère recueillis avant 1830. (Voir MORSY,
1970-71 ; de SAPORTA, 1970-71 ; de la VERONNE, 1973 ; VENTURE 
DE PARADIS . . . ) .
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Mais cette connaissance restait confinée dans des milieux très res
treints et très savants; pour les Autorités françaises et l'opi
nion publique, l'Algérie était habitée par des "Turcs" ou, au 
mieux par des "Maures", entités qui restaient linguistiquement 
mal définies.
Après la prise d'Alger, les "Turcs" et "Maures" deviennent de 
plus en plus nettement des Arabes.
La Kabylie étant toute proche, le contact avec des populations 
berbérophones peu enclines à la collaboration suit rapidement.
On découvre alors l'existence des "deux races" et des deux lan
gues, et l'on va manifester aussitôt un intérêt très grand et 
jamais démenti pour la langue berbère.

Le XlXême siècle : une linguistique de militaires et de 
missionnaires.
1.12. En Algérie, pendant tout le XIXème siècle, c'est-à-dire 
pendant toute la période de conquête militaire, les études de 
linguistique berbère, notamment tous les travaux qui feront 
date, sont l'oeuvre :

- de militaires comme le Général HANOTEAU, auteur d'une 
description du kabyle (1858) et d'une description du touareg 
(1860) qui ont servi toutes deux pendant un bon demi-siècle de 
référence fondamentale pour ces deux dialectes.

- de missionnaires comme le Père G. HUYGHE pour le kaby
le et le chaouîa, ou le Père Ch. de POUCAULD dans le cas du 
touareg. Pour ce dernier, les faits sont encore plus parlants 
puisqu'il s'agit d'un ancien officier devenu religieux. Son 
installation dans le Hoggar s'est d'ailleurs faite à une date
où cette région n'était pas encore entièrement contrôlée.
Nombre de ces travaux (notamment ceux du Général HANOTEAU) ont 
été publiés avec le concours du Gouvernement Général de l'Al-
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géris , et parfois même, commandités par lui
Les études berbères ont donc partout commencé sous les auspices 
du sabre et du goupillon réunis.
Mais après tout, ceci n'a rien que de très normal, et, l'on ne 
peut guère reprocher aux individus et à la science d'appartenir 
à leur période historique !
Une fois la conquête militaire de l'Algérie parachevée, on ne 
verra pratiquement plus de vocation linguistique naître au sein 
de l'armée coloniale. Seule la veine religieuse subsistera pen
dant toute la période coloniale et au-delà.
(Au Maroc, c'est la tradition militaire qui joue et conserve 
jusqu'à l'indépendance un rôle prépondérant, en particulier avec 
le corps des interprètes militaires qui quadrille tout le terri
toire marocain : JUSTINARD, ASPINION, LOUBIGNAC ...).

Le XXème siècle : L*amateurisme - le monopole universitaire.
1.13. A la fin du XlXëme siècle, quelques berbérophones com
mencent à s'intéresser à leur langue. Ce phénomène est particu
lièrement sensible en milieu kabyle (BOULIPA, BEN KHOUAS, BEN 
SEDIRA, CID KAOUI...). Sur un plan strictement linguistique, 
bien peu reste à retenir de ces travaux : la faiblesse de leur 
formation, leur totale inféodation aux modèles grammaticaux de 
la langue française ont rendu leurs descriptions à peu près 
complètement caduques; seuls les corpus de textes fournis par 
certains d'entre eux (BOULIPA) restent partiellement exploita
bles.
Les premières décennies du XXème siècle, période du colonialis
me triomphant et sans problèmes, voient fleurir en linguistique, 
comme dans bien d'autres domaines, une vague d'amateurisme.

(8) Le Dictionnaire Français-berbère de 1848 est composé 
"par ordre du Ministre de la guerre" !



- 20 -

L'indigène ayant été soumis ne présente plus le moindre danger : 
n'importe qui écrit et disserte sur lui. Le fait a suffisamment 
été établi dans d'autres secteurs des Sciences Humaines (l'his
toire et l'ethnographie, notamment). Mais il est aussi bien at
testé dans le domaine de la linguistique berbère. C'est en effet 
à ce moment que se multiplient les hypothèses les plus farfelues 
sur la question de l'apparentement de la langue berbère : on 
évoque le grec, le celte, les langues amérindiennes ...

1.14. En fait, à partir du début du siècle la relève des mili
taires est assurée par l'Université. Avec la création de chaires 
de berbère à Alger et à Paris, puis à Rabat, les recherches lin
guistiques seront pour l'essentiel menées dans le cadre académi
que sous la direction d'universitaires comme René BASSET, André 
BASSET, Arsène ROUX, André PICARD ...
Les travaux resteront, et ce jusqu'à l'indépendance un quasi 
monopole français. Les quelques apparitions de chercheurs alle
mands à la fin du XIXème siècle et au début du XXème restent 
ponctuelles et isolées (PROBENIUS, SCHUCHARDT, VON DER GABELENTZ). 
Les non-français commencent à réapparaître à partir des années 
1950, mais exclusivement sur les thèmes relativement extérieurs 
de l'apparentement et de la diachronie (0. ROSSLER).
Mis à part les rares travaux d'origine italienne et espagnole 
portant sur les parlers berbères des zones sous domination es
pagnole ou italienne (Lybie, Rif, Ifni), la très grande majorité de 
la production de cette période est rédigée en langue française 
et une bonne partie est éditée à Alger où plusieurs éditeurs 
s'étaient spécialisés dans ce domaine (Jourdan, La Typo-litho, 
Carbonnel).
Ces publications constituent une documentation quantitativement 
très importante et couvrent la plupart des parlers berbères, 
bien que de façon très inégale.
En fait, pour ce qui est de l'Algérie, seul le kabyle, et à un 
moindre degré le touareg, bénéficie d'études vraiment approfon
dies. Pour la plupart des petits parlers isolés, les publica-
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tions de cette époque représentent d ’ailleurs encore de nos jours 
la seule documentation dont nous disposions.

1.15. Ces travaux, s ’ils sont souvent l'oeuvre d'universitaires 
minutieux comme R. et A. BASSET, sont cependant, comme l'essen
tiel de la linguistique française de l ’ époque} assez nettement 
en retard par rapport aux grands courants qui traversent la lin
guistique générale.
Les approches structuralistes (en phonologie et en syntaxe) 
n'ontpratiquemment pas pénétré le monde des Etudes Berbères avant 
l'indépendance des pays du Maghreb. Ce domaine reste jusqu'à la 
veille de la décolonisation rattaché à la tradition linguistique 
française de la fin du XIXème siècle et du début du XXème, in
carnée par des noms comme A. MEILLET ou E. VENDRYES.
Ceci dans les cas les plus favorables, car, bien souvent, ce sont 
purement et simplement les modèles de la grammaire traditionnelle 
du français qui servent de référence. Le fait est particulière
ment net pour ce qui est de la détermination des classes gram
maticales et de l'analyse syntaxique.
Monopole de l'Université française, les Etudes Berbères sont 
restées en marge des progrès de la linguistique générale et don
nent souvent l'impression d'être les représentants d'une linguis
tique largement dépassée.

Même les travaux de grands Berbérisants comme A. BASSET 
restent très fortement marqués par le poids écrasant de la mor
phologie. (La thèse de BASSET (1929 b) est entièrement consacrée 
à la morphologie verbale). De manière générale, les recherches
- notamment en syntaxe - sont caractérisées par :

- une nette surestimation des données formelles,
- la prise en compte? à des degrés variables 3 de la 

diachronie, ou, ce qui dans le domaine berbère revient prati
quement au même,

- une approche "pan-berbère" (comparatisme inter-dialectal).
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(En effet, la diachronie berbère ne repose que sur la compa
raison inter-dialectale; ne disposant que de très peu d'at
testations anciennes de la langue, ce que l'on sait -ou pen
se savoir- de l'évolution du berbère, se réduit aux hypothè
ses que la mise en parallèle des dialectes actuels permet de 
formuler.
Il s'agit donc toujours d'évolutions possibles, hypothétiques, 
jamais de transformations effectivement constatées. On a af
faire à une approche de type reconstruction par comparaison, 
tout à fait classique.)
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De telles options sont naturellement tout à fait justifiées 
dans une perspective diachronique, mais, en description syn- 
chronique, elles conduisent souvent à sous-estimer (ou à met
tre entre parenthèses) les spécificités de chaque dialecte et 
les divergences parfois profondes entre les systèmes.
Les conséquences ultimes en sont, pour la syntaxe :

- l’identification des unités sur la base des signi
fiants, alors que
"l'identité d'un monème et son appartenance à une classe ne 
peuvent être établies que sur des critères syntaxiques."
(D. FRANÇOIS, 1974, p. 3^7).

- une distinction insuffisamment faite entre classe et 
fonction.

La période actuelle.
1.16. Le renouveau se produira à partir des années i960. La 
production s'accélère, les études prennent de l'ampleur, s'o
rientent vers les points fondamentaux de la structure de la 
langue et, de façon générale, bénéficient de l'apport des théo
ries linguistiques modernes : influence de 1'Ecole genevoise 
(surtout chez L. GALAND), du fonctionnalisme d'A. MARTINET 
(GALAND, PENCHOEN, BENTOLILA ...), et, chez les chercheurs amé
ricains, du distributionnalisme puis du générativisme (APPLE- 
GATE, HARRIES-JOHNSON, ABDELMASSIH ...).
L'activité scientifique, d'ailleurs, ne connaît qu'un bref ra
lentissement à l'indépendance des Etats du Maghreb. Très vite, 
les travaux redeviennent assez nombreux, et, phénomène marquant, 
leur origine géographique se diversifie : des recherches régu
lières, des publications, et même des enseignements de berbère 
voient le jour aux U.S.A. (Los Angeles, Ann Arbor/Michigan...), 
au Danemark, en Allemagne ...
On notera qu'une part, certes encore modeste, des travaux et 
publications est désormais l'oeuvre de Maghrébins berbérophones.
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Au Maghreb même, la langue berbère continue de n'avoir aucune 
place dans le cadre des institutions universitaires. Aucune for
mation, ni aucune recherche dans ce domaine n'y sont officiel- 

( 9 )lement organisées .
Au delà du cas particulier du berbère, on est frappé par la 
grande pauvreté de la recherche linguistique en Algérie à l'heu
re actuelle (encore qu'on puisse déceler quelques signes de re
nouveau). Ce constat est d'autant plus inquiétant que ce pays 
mène une politique linguistique volontariste et que la situation 
linguistique y est relativement complexe. Alors que la période 
coloniale avait connu un certain développement des études de 
linguistique maghrébine (avec, cela est connu, toutes sortes de 
distorsions idéologiques), les Universités du Maghreb indépen
dant délaissent assez largement ce secteur. Le silence de 1 'Uni
versité et de la recherche scientifique s'explique en partie 
comme un rejet de la tradition "orientaliste" de la période colo
niale, dont les travaux sont considérés comme ayant eu pour 
fonction principale :

- de diviser le Maghreb (mise en avant de la distinction 
arabophones/berbérophones)

- de nier l'existence d'une langue nationale commune 
l'arabe classique), en mettant en valeur le dialectal dans ses 
diverses formes.

Les études syntaxiques.
1.17* On peut certes glaner dans les travaux anciens maints 
renseignements d'ordre syntaxique, mais il s'agit presque tou
jours d'informations relatives aux monèmes fonctionnels et aux 
modalités. D'ailleurs, ces données sont, la plupart du temps, 
sujettes à caution : la définition d'un paradigme se faisait le

(9) La chaire de berbère de l'Université d'Alger a disparu dès 
1962 (avec celle de l'arabe dialectal).Un enseignement libre 
(non intégré dans les filières universitaires) de berbère y a 
été toléré de 1965 à 1973.
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plus souvent par recours au sens et donc, inévitablement, par 
la projection de la structure linguistique du français.
Il faut attendre les années 1950 pour que paraissent les premiers 
travaux portant sur la structure des énoncés.
Comme dans bien d'autres domaines, A. BASSET a été le précurseur 
des études syntaxiques en publiant dès 1948 "La proposition 
sans verbe", puis en 1950, "L'anticipation en berbère". Ces tra
vaux allaient être suivis, entre 1955 et I960, par les études 
de L. GALAND, "Un cas particulier de phrase non verbale..." 
(1957), de J.M. DALLET, "Notes détachées..." (1957) , d'A. 
PICARD, De quelques faits de stylistique ... (I960), et de J.R. 
APPLEGATE, An Outline of the Structure of Shilha (1958).

1.18. Mais, c'est surtout dans la période 1960-1970 que la 
syntaxe connaît son véritable essort, avec les articles fonda
mentaux de L. GALAND, "L'énoncé verbal en berbère ..." (1964) 
et, "Types d'expansions nominales en berbère" (1969), les des
criptions de Th. PENCHOEN, Etude syntaxique du parler berbère 
des Aît Frah (Aurès) (1966J, de M.J. HARRIES-JOHNSON, Syntactic 
Structures of Tamazight (1966), de E.T. ABDELMASSIH, Tamazight 
Verb Structure ... (1968) ...
Depuis 1970, un nombre important de travaux ont été menés
à bien, notamment en France dans le cadre de l'E.P.H.E. (ivème 
section) et de 1 '-Université de Paris-René-Descartes, le plus 
important étant la description de F. BENTOLILA, Le parler ber
bère des Aît Seghrouchen...(1974).

(10) Voir l'excellente chronique bibliographique annuelle de 
L. GALAND dans l 1Annuaire de l'Afrique du Nord, Aix-en-Provence, 
CNRS -CRESM (depuis 1965).
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. LE PARLER ETUDIE ET SON ENVIRONNEMENT :

1.19- Les populations de langue kabyle représentent vraisem
blablement les 2/3 de l’ensemble des berbérophones d'Algérie. 
Géographiquement, l'aire d'extension du kabyle est extrêmement 
réduite: très grossièrement, un quadrilatère de 200 km de long 
sur moins de 100 km de large (voir carte §.1.20); mais cette ré
gion connaît une densité de peuplement très élevée : certaines 
zones de la Kabylie centrale (Daïra de Larba n ait Iraten) at
teignent des chiffres tout à fait exceptionnels en milieu rural 
(250 à 300 habitants/km2).
Région de montagnes et de collines moyennes, l ’habitat y est 
généralement très regroupé (gros villages - crêtes); elle 
compte deux villes d'importance moyenne, Tizi Ouzou et Béjaîa 
(Bgayt, en kabyle), et quelques petites villes (chefs-lieux de 
Daïras = sous-préfectures), dont, pour la zone étudiée, Larba 
n ait Iraten (ex. Fort-National).
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1.20. La Kabylie et la Baute Kabylie :

- en pointillé: limite de la zone berbèrophone.

/t Z flZ 6 fi
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1.21. C'est traditionnellement, une zone d'arboriculture 
où l'olivier et le figuier dominent.
De par l'importance de sa population, la pauvreté et l'exiguïté 
des sols, c'est le domaine par excellence de la micro-propriété.
Par voie de conséquence, la Kabylie, et en particulier la haute

-- • fil") kabylie est une zone d'émigration ancienne et massive .
D'abord vers la France (notamment Paris et le Nord), puis, après 
1962, vers les grandes villes d'Algérie, surtout Alger.
L'exode vers les villes (l'Algérie compte 85% de ruraux en 1962, 
à peine plus de 50% en 1976 ̂ 1 ) s'est traduit par un aban
don généralisé de l'agriculture ; l'économie paysanne est ac
tuellement moribonde en Kabylie; seules les femmes et les vieil
lards continuent à maintenir une activité de jardinage. 
L'essentiel des ressources de la région est désormais non-agri
cole et extérieur : mandats de 1'émigration en France, salaires 
gagnés à Alger, ou, au mieux, dans les secteurs tertiaires 
(administration et commerce) en Kabylie même. Les postes de tra
vail directement productifs sont rares dans l'ensemble de la 
région.
Cette situation socio-économique a évidemment des conséquences 
linguistiques très directes :

1°) - une partie non-négligeable de la population kaby- 
lophone (vraisemblablement de 30 à 50%) réside désormais de fa
çon quasi-permanente hors de la Kabylie.

2°) - les populations kabyles sont, notamment les 
hommes, largement pluri-lingues (français et/ou arabe dialectal) . 
Outre l'importance de 1'émigration vers la France, une politique 
coloniale de scolarisation peut-être plus intensive qu'ailleurs, 
explique la diffusion du français en milieu masculin.

(11) La surpopulation de la Kabylie est nettement antérieure à 
la colonisation : les kabyles constituaient déjà la main-d'oeu
vre dans les manufactures d'Alger avant 1830.
(1Ibis) voir BENACHENHOU, 1979, notamment p.13.
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Toutes ces caractéristiques socio-économiques et linguistiques 
sont particulièrement accentuées dans toute la Haute Kabylie, 
zone à laquelle appartient le village d ’Azouza (situé sur la 
route nationale à 4 km de Larba n ait Iraten) dont on étudie 
ici le parler.

Les études kabyles :
1-22. ce dialecte est sans doute celui qui, dans l ’ensem
ble berbère, a bénéficié du plus grand nombre de publications. 
Pourtant peu de travaux récents et d ’inspiration moderne lui 
ont été consacrés. Le volume des publications est surtout dû 
aux nombreux textes dont on dispose :

- corpus des textes bilingues, phonétiquement très 
sûrs, du Fichier de Documentation Berbère (publication trimes
trielle de 1947 à 1975 = 128 fascicules), auxquels s’ajoutent 
443 pages de textes kabyles des Cahiers de Belatd (DALLET- 
DEGEZELLE, 1964).

- textes monolingues du kabyle BOULIFA (1913, 345 pa
ges de textes imprimés non-traduits).

- corpus de PICARD ( 1958, 300 pages de textes traduits).
Ces documents proviennent, pour la plupart, de la Haute Kabylie

( 12 )et sont donc très proches du parler étudié ici .
On dispose ainsi d ’un corpus large permettant les vérifications 
et les recoupements.

(12) Les textes de PICARD et BOULIFA proviennent des Irjen 
(Tamazirt et Adeni), voisins immédiats d ’Azouza.
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Il serait pourtant excessif et assez injuste de considérer 
la totalité des descriptions existantes comme caduques et sans 
intérêt. Si la plupart d'entre elles sont effectivement lar
gement dépassées et peu utilisables, trois titres, au moins, 
doivent être signalés et rendent encore de grands services; ce 
sont:

- BASSET et PICARD, Eléments de grammaire berbère. Kabylie,
Irjen. Alger, 1948.

- VINCENNES et DALLET, Initiation à la langue berbère
(Kabylie). Grammaire. 1960.

et, mais d'une utilisation plus délicate en raison de l'appro^ 
che très personnelle (et discutable) de cet auteur:

- PICARD, De quelques faits de stylistique...3 Alger, 1960.

Pourtant, quel que soit le mérite de ces travaux, force est de 
constater que le kabyle n'offre rien de comparable aux descrip- 
tions d'inspiration moderne dont on dispose pour la tamazight 
du Moyen-Atlas et la chaouïa de l'Aurès.

1.23. Le corpus:
Le corpus central a été constitué en milieu 

familial, au cours d'entretiens qui ont eu lieu en Kabylie 
même (1975, 1976), à Alger (1976, 1977) et à Paris (1978).

Un certain nombre d'enregistrements ont
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- ( 13 ) ete faits a l'occasion d'une collecte de poesies orales .
Les parties poétiques ont été exclues du corpus et ne sont pas 
prises en considération dans l'analyse. On examine, assez ra
pidement, au chapitre 35 les points sur lesquels le discours 
poétique diverge de l'usage courant.
Le corpus central représente environ six heures d'enregistre
ment, soit 120 pages manuscrites de texte uni-lingue en trans
cription phonétique.
Il s'agit principalement de discussions et de récits sur des 
épisodes de l'histoire familiale. Les passages descriptifs y 
sont rares. Le discours étudié est donc de type implicite, mar
qué par une forte connivence.
Il représente un véritable "familio-lecte", tous les protago
nistes étant assez étroitement apparentés.

1.24. Les Informateurs :

- L.H. : l'informateur principal.
Femme, 70 ans, stricte monolingue . Aucune instruction française 
ou arabe, sans profession, vit à Azouza, séjours fréquents à 
Alger.

- F.M. : Femme, 70 ans, stricte monolin
gue. Aucune instruction française ou arabe. (Vaste culture poé
tique), sans profession, vit à Azouza.

- W.Q. : Femme, 47 ans , 
instruction primaire française, parle bien le français (a vécu 
17 ans en France), aucune instruction arabe, parle très mal 
l'arabe dialectal. Actuellement fonctionnaire à Alger.

(13)Ellesont fait l'objet d ’une pré-publication :
S. CHAKER,Poésie et Chants de Kabylie , Alger, C.R.A.P.E., 
oct. 1977.
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- R.H. : (fils de F.M.). Homme, 26 ans. Très mauvaise scola
rité primaire, parle et écrit mal le français, éléments d'ins
truction arabe (coranique), maîtrise très moyenne de l'arabe 
dialectal. Vit entre Alger où il travaille (Administration) et 
la Kabylie.

. QUELQUES QUESTIONS DE METHODOLOGIE :

1.25. La description est, pour l'essentiel, menée dans le 
cadre de la théorie fonctionnaliste d'A. MARTINET.
Ce choix ne résulte pas de l'adhésion aveugle à un dogme ou a 
une orthodoxie quelconque. Il est fondé sur un constat très 
simple : le courant fonctionnaliste est, de loin, celui qui 
offre la méthodologie descriptive la plus complète et la plus 
explicite. Peu d'Ecoles ont consacré autant d'attention aux 
problèmes théoriques et pratiques de la description linguis
tique des langues naturelles, ainsi qu'aux problèmes que pose 
la présentation des résultats de l'analyse.
La multiplication des travaux de description des langues les 
plus diverses (en particulier de langues non-européennes) dans 
le cadre fonctionnaliste est d'ailleurs l'indice de ce que cette 
théorie répond bien à l'attente et aux objectifs des linguis
tes descriptivistes.

Au demeurant, adhésion à une théorie n'implique pas 
inféodation et servilité. Sur bien des points, on s'est éloi
gné des solutions habituellement retenues par le fonctionna
lisme. C'est que,

1°) d'une part, les Etudes Berbères existent (et 
pré-existent au fonctionnalisme); et, pour des raisons qui 
tiennent soit à l'histoire du domaine, soit à la langue elle 
même, elles utilisent une terminologie, des modes d'exposition 
et certains concepts spécifiques désormais "classiques" que
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l'on n'a bien souvent aucun Intérêt à remettre en cause. Il' 
suffit de les expliciter pour en donner 1 'accès au linguiste 
étranger au domaine.

2°) d'autre part, chaque langue, par sa structure même, 
tend à imposer certaines solutions comme plus simples et plus 
élégantes, tant au niveau de l'analyse elle-même que de son 
exposition. Une théorie, aussi liée à la réalité concrète 
soit-elle, n'est toujours qu'un cadre général : chacune de ses 
applications suppose des adaptations et des développements»

D'ailleurs, si l'on s'en réfère aux publications les 
plus récentes, cette souplesse et cette adaptation à la langue 
étudiée sont admises comme des nécessités tout à fait naturelles 
par de nombreux auteurs (voir MARTINET, 197 6).

1.26. Un exemple concret permettra de mieux comprendre ces 
affirmations :

L'Etat d'Annexion, dans les cas où il n'est pas encore 
devenu un fait non-pertinent purement morphologique, est un 
indicateur de dépendance du Nom auquel il est associé; en thé
orie, il faudrait donc le traiter en même temps que les monè- 
mes fonctionnels (encore que l'Etat d'Annexion soit plus une 
marque de subordination polyvalente que l'indicateur d'une 
fonction déterminée,'voir §. 14.3-14.13•)•

Or, sur le plan formel, l'Etat d'Annexion est inextri
cablement amalgamé aux autres marques initiales du Nom (genre/ 
nombre), qui, elles, sont des modalités. De plus, l'Etat d'An
nexion est l'un des membres d'une opposition binaire (Etat Li
bre ̂ Etat d'Annexion) que connaissent - en principe - tous les 
Noms, ce qui tend à le rapprocher du statut de modalité.
Tout ceci entraîne que, malgré la différence de nature syn
taxique, on préférera traiter ce point dans le cadre global des 
marques initiales du Nom. Toute autre solution aboutirait à 
compliquer la description et, aurait le grave inconvénient 
d'introduire une rupture complète par rapport à la tradition 
des Etudes Berbères.
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Sur un plan plus général, il nous semble qu’une cer
taine souplesse soit nécessaire et, qu'il faille se garder 
de la tentation dogmatique §n ce domaine, S'il est sûr que 
l’on peut, a priori, définir ce que doit contenir une des-" 
cription de langue, il nous paraît en revanche plus délicat 
de vouloir en fixer une fois pour toute l’ordre de présenta^ 
tion et de poser un plan-type universel.

1.27. Aussi, sur les questions de présentation, on s’est sou= 
vent écarté du modèle préconisé par A. MARTINET (1975, "Analyse 
et présentation...").

On examine de façon globale les signifiants des unités signifi
catives en inventaire fermé, aussi bien dans leurs formes de 
base que dans leurs variations morphologiques} alors que dans 
le schéma "classique", cette présentation est éclatée entre 
1’INVENTAIRE (où apparaissent les formes de base) et, la MOR^ 
PHOLOGIE (où sont étudiées les autres variantes).
Du fait même de ce choix, notre inventaire se réduit à 1’énu
mération simple des classes de monèmes de la langue et des traits 
généraux qui les définissent. On n ’a pas, non plus, opéré une 
nette séparation entre axiologie et syntaxe; les valeurs des 
modalités verbo-nominales (les unités lexicales étant en prin
cipe exclues de nos objectifs) sont examinées avant les fonc
tions : cet ordre de succession facilite sensiblement l’exposé 
et la compréhension de toute la syntaxe de l’énoncé.

La structure générale de l’étude syntaxique est la 
suivante :
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- INVENTAIRE DES CLASSES MONEMATIQUES - (chap. 3)
I. - LES SIGNIFIANTS DES UNITES EN INVEN

TAIRE FERME (Morphologie) - (chap. 4 à 13)
II. - SYNTAXE DES MODALITES ET

SUBSTITUTS - (chap. 14 à 17)
III. - SYNTAXE DE L'ENONCE : les fonctions - (chap. 18 à 33)

- DERIVATIONS VERBO-NOMINALES LEXICALES :
DERIVATIONS EXPRESSIVES ET COMPOSITION - (chap. 34)

1.28. Il a semblé que ces choix permettaient de mieux répon
dre aux attentes des différents publics auxquels ce travail 
peut s'adresser:

- le généraliste "pressé" pourra trouver dans le chapitre 3 
un minimum d'informations sur la structure générale de la lan
gue .

- le chamito-sémitisant et le généraliste désirant avoir une 
connaissance beaucoup plus détaillée de la syntaxe de la lan
gue s'intéresseront surtout aux parties (II) et (III)

- enfin, le berbérisant y trouvera l'ensemble des informations 
qu'il est en droit d'attendre, mais organisées de telle sorte 
que la description ne soit pas obscurcie par l'interférence 
systématique des niveaux d'analyse.

La spécificité des choix qui ont été faits ici réside 
donc surtout dans la séparation totale opérée entre inventaire 
des classes de monèmes et inventaire des unités constituant cha
cune de ces classes. Cette séparation effectuée, il n'y a plus 
guère de raisons de distinguer entre "forme de base" et varian
tes morphologiques éventuelles des unités: l'inventaire des mo
nèmes grammaticaux est présenté sur la base des signifiants.
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Dans deux ou trois cas, on a examiné,lors de l’étude des fonc
tions, des questions de morphologie et même de phonologie : 
il s'agissait de problèmes dont la résolution conditionnait 
très directement l'analyse syntaxique ("Etat d'Annexion ren
forcé" , §28.2.).

Précisons enfin que cette description est essentielle
ment une syntaxe de la 3ème personne. Cette option a évidem
ment de très importantes conséquences, notamment dans l'ana
lyse du Syntagme Prédicatif Verbal et l'identification synta
xique des paradigmes de monèmes personnels.
La 3ème personne, qui seule permet la substitution paradigma
tique, doit être considérée comme la clef de voûte des systè
mes personnels; la 1ère et la 2ème personne, identifiées dans 
le cadre même de l'acte de parole, par référence au locuteur 
et à l'auditeur, ne sont pas justiciables d'une approche pure
ment syntaxique (BENVENISTE, 1966, "Structure des relations 
de personne dans le verbe", et, "la nature des pronoms".)

1.29. Concevant la linguistique berbère comme un des 
éléments d'une anthropologie générale du Maghreb, on a 
souhaité rester le plus simple et le plus clair possible, 
de façon à être accessible, sans efforts excessifs, à 
tout spécialiste des Sciences Humaines du Maghreb.
On a systématiquement repris les terminologies tradition
nelles lorsqu'elles ne présentaient aucun danger et 
étaient susceptibles de recevoir une définition structu
rale précise ("Adjectifs", "Adverbes", ...).

Rappelons que les termes techniques ne sont pas, sauf excep
tion, définis dans le texte. Le lecteur voudra bien se repor
ter à l'index des concepts (§.37.3.).
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1.30. SOCIO-LINGUISTIOUE BERBERE : Bibliographie.
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linguistiques) .

- ADAM, 1973, 1974.
- AGERON, I960, 1967, 1973, 1975, 1976.
- BASSET (A), 1936 a, 1937, 1938 fc, 1941, 1948 a,

1949 b, 1952 b.
- Bulletin d ’Etudes Berbères, (depuis 1972)
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Ce chapitre s'appuie assez largement sur les conclusions 
de nos deux études antérieures (CHAKER, 19756 et 1977c ). Il s’en 
éloigne cependant sur plusieurs points fondamentaux pour lesquels 
nos précédentes positions paraissent devoir être abandonnées.
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2. PHONOLOGIE ET NOTATION

."PHONOLOGIE BERBERE" et PHONOLOGIE KABYLE:

2.0. La relative transparence des correspondances phonéti
ques entre les dialectes a permisassez tôt de dégager un 
système que l'on a qualifié de "Système Phonologique Ber
bère" ou "Pan-Berbère" (dorénavant : S.Ph.B). En toute 
rigueur, il ne peut y avoir de système phonologique que d'un 
parler déterminé, et, A. MARTINET émettait déjà cette réserve 
lorsqu’André BASSET présentait pour la première fois son
S.Ph.B. (19^6, discussion). Il faut pourtant remarquer, que 
dans le cadre des études berbères, et à la condition expresse 
de bien préciser la nature réelle de ce que l'on présente, ce 
-S.Ph.B. n'est pas dénué d'intérêt car:

- il permet de ramener la multitude des dialectes 
à un prototype phonématique unique et d'uniformiser ainsi 
les transcriptions, ce qui peut faciliter les travaux de 
synthèse dans le domaine de la morphologie et de la syn
taxe .

- il permet, dans une perspective diachronique et 
comparative de travailler sur un système unique.



2.1. Le S.Ph.B. est généralement conçu comme suit

(T .1.) "SYSTEME PHONOLOGIQUE BERBERE" 

NON-TENDUES TENDUES

LABIALES : b B
f F
d D

DENTALES : t T
d T
z Z

SIFFLANTES : s S
z Z

CHUINTANTES : z Z
s S

VELAIRES : g G
k K

UVULAIRES : ( 14 )y Q
LARYNGALES : h H
NASALES : m M

n N
LIQUIDES : 1 L

r R
SEMI-VOYELLES : y (15) G

W GW
VOYELLES

i a

u

(14) [y] note la vélaire-uvulaire vibrante sonore, A.P.I. [R] .
(15) [y] note la semi-voyelle palatale, A.P.I. [j] .
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2.2. En revanche, les études de phonologie portant sur les 
dialectes particuliers accusent un retard très grave. On peut 
même affirmer qu’il n ’existe à l'heure actuelle aucune 
description phonologique complète d'un quelconque parler ber
bère. Il est probable que l'une des causes de cet état de fait 
est justement l'existence de ce Système Phonologique Berbère 
qui, par son caractère simplificateur et sécurisant, dispen
sait les chercheurs de se pencher plus sérieusement sur la pho
nologie de chaque dialecte.

Il est d'ailleurs assez surprenant de constater que 
ce relatif désintérêt pour la phonétique et la phonologie se 
perpétue, même ces dernières années où, pourtant, les travaux 
descriptifs d'inspiration structuraliste se sont multipliés, 
tant en Europe qu'en Amérique.

Peut-être faut-il voir là les séquelles d'une tradition 
plus "grammairienne" que "linguistique" des Etudes Berbères, 
qui, tout naturellement, tend à marginaliser les faits de pho
nie, considérés comme des "accidents superficiels/locaux" 
(phénomène sans doute accentué par le "pan-berbérisme").

De plus, les problèmes qui se posent à ce niveau re
lèvent tous de ce que l'on pourrait appeler une "phonologie 
fine" qui suppose des études instrumentales très sérieuses, 
et souvent une réflexion théorique approfondie sur les fonde
ments mêmes de l'analyse phonologique.

Pourtant, les divergences que peut présenter un dialecte 
donné par rapport au S.Ph.B. ne sont pas, tant s'en faut, de 
simples détails que l'on pourrait négliger. Le cas du kabyle 
est tout à fait exemplaire de ce point de vue. Pour le parler 
des Ait Iraten, un relevé phonétique permet d'aboutir au tableau 
consonantique suivant:
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2-3. (T..2) INVENTAIRE PHONETIQUE KABYLE

TENSION 1,■ ^ d Z Z g e
FAIBLE f t s s k x h

m n r 1

d r z 1 z

, w w k x

TENSION 2. b 
MOYENNE P

TENSION 3. B D Z Z G £
F0RTE F T  S S K X Q H

M N R L
T R Z L Z 

S S
BW GW
Pw KW XW QW

DZ DZ
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REMARQUES :

1°) - le trait sous la lettre note la spirantisation. 
Cette convention, très généralement adoptée par les Berbéri- 
sants, paraît plus pratique et structuralement mieux adaptée 
que les symboles de l'A.P.I.

2°) - le point sous la lettre note la pharyngalisation 
("emphase").

3°) -[€] note la constrictive pharyngale sonore 
(A.P.I.[9] ).

^°) ~ [?] (A.P.I.) note le coup de glotte .

2.4. Ce parler possède un phonétisme extrêmement fourni 
qui, à priori, semble difficilement réductible au S.Ph.B. Le 
tableau T.2. est d ’ailleurs déjà le résultat d ’une simplifica
tion phonologique : certaines réalisations manifestement con
ditionnées n'y figurent pas; ainsi[ B], variante du phonème /B/ 
en contexte pharyngalisé, ex.:[Bsz], "immerger", à réécrire 
phonologiquement /Bz/.

Beaucoup des éléments de ce tableau ne posent pas de 
véritables problèmes de statut. Les points d'incertitude pho- 
nématique correspondent aux zones où il y a divergence par 
rapport au S.Ph.B. C'est donc essentiellement sur ces points 
que portera notre analyse.
On examinera successivement :

1.- le système vocalique, en particulier la question de 
la voyelle neutre [»].'

2.- le statut de la tension consonantique
3.- les occlusives simples
4.- les labio-vélarisées
5.- les affriquées
6.- les pharyngalisées
7.- les couples [w] -[u] et [y] - [i]
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2-5- Ce sont là des questions souvent délicates qui ne sont 
pas toujours justiciables de solutions nettes et franches.
Bien souvent, la réalité linguistique ne peut être appréhendée 
qu'en terme de tendances. Cette conception dynamique du sys
tème phonologique est absolument impérative devant une situa
tion linguistique complexe et mouvante caractérisée par :

- un morcellement dialectal extrême, avec des emprunts 
incessants entre les parlers (phénomène accentué par l’action 
de la radio et la grande mobilité des populations kabyles : 
émigration interne et externe),

- des contacts linguistiques très prégnants : 30 à 35$ 
du lexique sont empruntés à l’arabe; le français exerce une in
fluence très forte, trop souvent passée sous silence.

Tous les faits qui résultent de cette situation ne peu
vent être arbitrairement et a priori considérés comme marginaux 
et éliminés. Toute simplification ne peut intervenir qu’après 
examen du matériau brut et seulement sur la base de critères 
soigneusement définis. En 1’occurrence j les emprunts arabes et 
français doivent incontestablement être pris en compte, car :

- ils sont nombreux,
- ils sont (pour la plupart) d ’un emploi généralisé 

(non limité à une couche socio-culturelle particulière),
- ils désignent le plus souvent des réalités pour les

quelles le kabyle ne dispose pas de termes spécifiquement 
berbères.
Dans les analyses qui suivent, on a, parallèlement à la recher
che des paires minimales, accordé la plus grande attention aux 
données distributionnelles.
Dans le cadre du "MOT" (unités significatives minimales et syn- 
thèmes libres), on utilise pour la commutation les positions 
clefs suivantes :

- l ’initiale
- 1’intervocalique
- la finale



Les éléments étudiés ici sont souvent des segments en voie de 
phonologisation, et, leur pertinence n'est pas toujours très net
tement établie. Vu le nombre très limité de paires minimales (et 
même de quasi-paires), une approche "distributionnaliste" s'impo
se donc dans le cas d'espèce.

On examine en 2.33-34 les problèmes de phonologie en position 
de jonction monématique.
2.6. . LES VOYELLES :

Le vocalisme du parler se réduit au triangle élémentaire :

i u

a
Les trois phonèmes sont d'articulation lâche ([I],[ æ ],[U]) et 
ont une aire de dispersion très large; ils sont extrêmement 
sensibles à l'environnement phonétique(15bis) :

. /i/ -- * [I],[i]j[e]...

. /a/ --„ [æ ] , [a] j [a]. . .

. /u/ __ „ [ü],[u],[D],[o]...
Il n ’existe pas d'opposition de durée vocalique.
De façon très marginale , on voit pourtant apparaître dans 
certains idiolectes, une distinction /a/ ~ /â/ (brève ^longue).
Il s'agit d ’un phénomène secondaire résultant de la vocalisa
tion d ’une consonne :

- les prépositions•/yr/, "vers" [y»r]
./yf/, "sur" [yaf]

- 1'allomorphe de • /ara/ [ara]
NON-REEL

sont parfois réalisés :
/yr/ — ► [âr] , qui s'oppose alors à/ar/, "jusque"
/yf/ —  [âf]
/ara/— ► [â]
On négligera cet épiphénomène tout à fait sporadique.
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(15bis) Ce qui n'est qu'une conséquence très normale du nanbre 
limité d'unités en opposition dans le système (MARTINET, 1955)
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2.7. La voyelle neutre [a] :

malgré une relative "consistance" phonétique (PRASSE, 1972, 
p. 22, note 20) est une voyelle centrale non-phonologique.
Elle apparaît pour éviter la constitution de groupes de plus 
de deux consonnes.
Elle n'est jamais distinctive et sera systématiquement suppri
mée dans les notations phonologiques.
Sa nature strictement phonétique est confirmée par son insta
bilité selon:

- les locuteurs
- le débit
- la constitution du "mot phonétique" où elle apparaît; 

sa position varie avec la composition phonique du groupe:
. [gazm -ay] "j'ai coupé"
• \.y a ~ gzam] "il a coupé"

Associée à une tendance à la syllabation fermée, la "règle des trois 
consonnes" permet d'en prévoir avec une quasi-certitude l'apparition 
(et la place); les faits kabyles sont donc tout à fait conformes au 
cas général sur ce plan (MARTINET, 1969, "Qu'est-ce que le "e" muet?")

On notera que:

- de ce point de vue (présence/absence de la voyelle [s]), 
les tendues valent deux consonnes simples (/Ce/ = /ccc/).

- à l'initiale, la présence de la voyelle neutre est souvent 
facultative — >- [(a) c...].

Schématisation des règles d'apparition de [s] dans les 
successions consonantique s :

.# /c1/, /C1/# -- - [ ac ], [ aC ] ;[ag], "faire" ,[ aô], "laisser"

.# /c1c2/ # -- - [ac c ]; [als],"vêtir",feyz],"creuser"
2sauf si /c / = sonante — » [c ac ]; [gar], [zsr]

"mettre","voir"
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#/

io 2c / # — '- [ (s )C8C ] [(©)D©z ] 'piler"
[(a)Far] 'cacher"

#/ 1c C2 / #

10a>0t [ saL] 'entendre"
[ rsQ] 'brûler"

#/ 1c 2c c5 / # -— — *- [ (» )c csc ] [(a)zgar] 'traverser"
[(s)gzam] 'couper"

#/ C1 2c c5 / # ---- J Ol <D O O ] [Zanz ] 'vendre"
[Ssrs ] 'poser"

#/ 1c c2 c5 / # ----— ► [ caC ac ] [xsDam] 'travailler"
[zsGar] 'traverser"

#/ 1c 2c c3 c4/ # — — ► [ CSC C3C ] [rawlay] 'j 'ai fui"
[yszgar] 'il a traversé

2-0. . LA TENSION CONSONANTIQUE : statut phonologique

Cette corrélation de mode de franchissement a été définie com
me une corrélation de tension articulatoire par L. GALAND qui 
a introduit la terminologie "tendue" ~ "non-tendue".
Une étude instrumentale (CHAKER, 19756) nous a permis d ’établir 
que, dans ce parler, la distinction entre les deux séries re
posait plutôt sur la durée (encore qu’il faille rester très 
prudent dans ses conclusions en raison des difficultés théo
riques liées à l'interprétation phonologique de résultats ins
trumentaux) .
Au-delà de ce problème de la nature phonétique de l'opposition 
(qui est, somme toute, secondaire), demeure la question essen
tielle de son statut phonologique : les consonnes tendues 
sont-elles des phonèmes uniques(= /C/), ou des successions 
de deux phonèmes (= /c+c/) ?
Est-il légitime d ’introduire une corrélation de tension dans 
le S.Ph.K. ?

Pour la résolution de ce point (et de tous les cas similaires), 
on s'appuiera naturellement sur l'article fondamental d'André 
MARTINET, "Un ou deux phonèmes ?" (1968/a).
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L'interprétation bi-phonématique est certainement exclue en 
berbère ;

- les tendues ont une fréquence élevée : elles repré
sentent environ 20% des phonèmes consonantiques dans la chaîne 
(voir § 2.15 ) -

- elles apparaissent dans des environnements (devant/ 
après une autre consonne appartenant à la même syllabe) ou un 
groupe de deux consonnes ne serait pas admis.
Les tendues sont donc bien des phonèmes homogènes; on les note, 
à la suite de L. GALAND, par un graphème unique, la majuscule.
On admettra l'existence d'une corrélation de tension en kabyle.

2.9. . LES OCCLUSIVES SIMPLES (ou NON-TENDUES) :

- [b d d g (gw )l [?]
- [p t t k ( kw ) q ]

Les occlusives non-tendues du berbère deviennent normalement 
spirantes en kabyle. Les occlusives simples kabyles proviennent :

- d'occlusives non-tendues berbères n'ayant pas subi 
le processus de spirantisation,

- d'emprunts à l'arabe et au français,
- d'un lexique expressif, d'origine secondaire.

Pour toutes ces occlusives simples, on assiste incontestable
ment à une évolution générale allant dans le sens de leur pho- 
nologisation. Dans ce processus, le rôle décisif revient pres
que toujours à la pression des emprunts arabes.
Mais cette tendance est diversement avancée selon les unités.

[t] et [q] , massivement introduits par le lexique 
arabe, doivent impérativement être reconnus comme phonèmes à



- 45 -

part entière en kabyle . Ces deux unités représentent à
elles seules la moitié des occurrences d'occlusives non-tendues 
De nombreuses paires et oppositions potentielles peuvent être 
relevées :

(16)

- [bt al]
"manquer'

[ bsTal] 
"manquer1 (+ Intensif)

■ [atas ] 
"beaucoup, 
quantité"

[ aTan]
"maladie"

[sq»d ] 
"envier'

[ s®Q»d]
"envier" (+ Intensif)

-[nq# r ]
"percer"

[ nsQar ]
"percer" (+ Intensif)

2.10. La distinction simple ~ tendue n'est cependant bien 
assurée qu'en position médiane, notamment à 1'intervocalique. 
A la finale et à l'initiale absolue, on constate que les ten
dues ont souvent tendance à s'affaiblir; on entend indifférem
ment : [ Tbal ] ou [ tbal ] , "tambour"

Dans ces positions, en l'absence de mesures instrumentales 
précises, on éprouve dans bien des cas de sérieuses difficul
tés à distinguer la simple de la tendue. Dans son choix, le 
berbérisant se laisse souvent guider par des considérations 
étymologiques ou morphologiques, plutôt que par son oreille ,

On ne peut cependant pas parler de neutralisation puisque l'on 
relève des occurrences des deux types de segments dans ces posi
tions: [Qar ], "dire, lire" ^ [qar] "avouer"

[Talam],"avoir tort" ~ [ talm] "qui a tort"
[kfiy], "j'ai fini" ~ [Ksay]"j'ai enlevé"

(16) En berbère même, [t] et [q] n'étaient originellement que 
des variantes régionales (?) de /d/ et /y/ respectivement.
Il subsiste d'ailleurs d'assez nombreuses alternances [t/d] 
et[y/q] dans le lexique contemporain.
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[?] : n'apparaît que dans un seul mot, [aha ?] , "non !" 
qui forme d'ailleurs une paire minimale parfaite avec une autre 
interjection, [aha], "allons !" Mais, il ne serait guère réalis
te d'introduire une unité supplémentaire dans le S.Ph.B. sur 
la base d'une occurrence unique.

[p] : n'existe pas dans le lexique proprement berbère, 
mais a été introduit en assez grand nombre par les emprunts 
français. L ’apparition de cet élément est évidemment imprévisi
ble et, l'on relève même plusieurs paires minimales :

- [apaki ] ~ [ abaki]
"paquet" "baquet"

et,
- [lpost ] ~ [ lbosta]

"poste radio" "poste (P.T.T.)"
qui conduisent à poser un phonème /p/. Il est vrai que son 
rôle reste statistiquement faible et qu'il est strictement 
confiné au lexique d'origine française.

[d] : (très rare) son apparition est toujours liée à 
la présence d'une autre pharyngalisée dans le mot :

[d»Wsr] /'tourner"
Ce n ’est qu'une variante conditionnée du phonème /d/.

2.11. d> g ]
[ t k ]

La très grande majorité des occurrences de ces occlusives simples 
sont des réalisations contextuelles prévisibles des phonèmes 
spirants :
- [b] = /b/, après /m/, [tambult], "vessie,..."
- [t] = /t/, après /l/, [tamLalt], "blanche"

[tawtult], "lapine" 
après /n/, [anta] , "laquelle"

[taMant] , "miel"
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- [d] = /d/ , après /!/, [aldun] , "plomb"
[aldaysn ], "bave"

après /n/, [anda] , "où"
[ndar] , "gémir"

- tg] = /g/ , après /b/ , [bgss] , "ceindre"
[inabgi] , "invité"

après /r/, [rgal ] , "obstruer
[argazj , "homme"

après /n/ , tngi] , "couler"
[ngaf] , "haleter"

après /z/, [zgsr] , "traverser"
[azgar] , "boeuf"

après /£/, [azgu] , "poutre"
(On relève cependant deux exceptions à ces règles
/r/ [rgagi], "trembler"
/n/ [ngar] , "mourir sans postérité",
et les nominaux qui en dérivent.)

après /f/, [sfk] , "donner"
[ayfki] , "lait"

après /b /, [ibki] "singe"
après /s/ , T skud ] , "tant que"

[skar] , "ê. moyen"
après /!/j [afalku] , "faucon"
après /r/, [rku] "pourir"

[afurk] , "branche"
après /n/, [tankra] , "lever, N.A.V

2.12. En dehors de ces environnements où elle n'est qu'une 
variante combinatoire de la spirante, l'occlusive est souvent 
une réalisation affaiblie de la tendue correspondante.
C'est notamment le cas à l'initiale et à la finale absolue, 
où l'on relève indifféremment l'occlusive simple ou la 
tendue :

[ barbar ] ou [ BarBsr]
"se répandre en insultes"
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[taxtax ] ou [ TaxTax]
"être trempé, cinglé"

[dsyday ] ou [ DayDsy]
"être contusionné"
[daryal ] OU [ DsryalJ
"être aveugle"
[gugsm . ] ou [ Gugajn]
"être muet"
[garni ] ou [ Garni]
"ne pas pouvoir refuser"
r w_ ri ] ou
"rester en arrière"
[kuRsé ] ou
"craindre, hésiter”

[ GWriJ

[ KuRaé]

[kuFâ t ] ou [ KuFat]
"bouillir, écumer (lait)".

2-13- En contexte inter-ou post-vocalique, on relève 
pourtant des cas où les occlusives [b], [t], mais surtout 
[d], [g], [k] s'opposent très nettement à la spirante corres
pondante :

[abulis ] 
"policier"

[Latay ] 
"thè "

[nadam ] 
"sommeil"
[adi ] 
"piéger"
[agus ] 
"ceinture"

[ abudid]
"poutre"
[ latar]
"trace"

[ adal]
"mousse"
[ adifj 
"moëlle”
[ (iOagus(t)J 
"piquet, cheville"
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[agw ad ] ^
"craindre" 
[agarmum] ^ 
"bûche"
[ak ] 'v*
"te"
(pronom direct)
[tikalt ] ~ 
"fois"

r W -■[ ag ar]
"dépasser, ê. en sus" 

[ agarfiw]
"corbeaux"

[ ak ]
"te, à toi"
(pronom indirect)

[ tidikalt]
"paume"

En toute rigueur, il est difficile de considérer ces 
occurrences comme des réalisations affaiblies des consonnes 
tendues correspondantes puisque celles-ci sont justement bien 
attestées dans ce type de contexte :

. [nadam ] 
"sommeil"

. [agus ] 
"ceinture"

. [agwad ] 
"craindre"

. [tikalt] 
"fois"

[ taDart]
"village"

[ aGur]
"lune"

[ aGwad]
"arrivée (N.A.V.)11

[ tuKsa]
"enlever (N.A.V.)”

On notera cependant qu’il n ’existe aucune paire minimale véri
table .

2.14. En conclusion, dans ce contexte (inter-ou post-vo- 
calique) :
- l’opposition occlusive simple ^ spirante est relativement 
bien établie pour [d, g, k ].
- par contre la distinction occlusive simple <\< tendue est 
beaucoup moins nette, et ne se concrétise que dans le recoupe
ment de distribution sans qu’il y ait de paires franches.
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Sachant par ailleurs (§2.10. ) que les tendues connaissent 
souvent des réalisations affaiblies en position initiale et 
finale, on voit qu'on pourrait aisément, et sans distorsions 
excessives, décider d'analyser les occlusives simples (non-pré- 
visibles) comme des variantes de la tendue. Il est vraisembla
ble qu'une telle solution devrait prévaloir dans une transcrip
tion standardisée — usuelle en raison de la simplification 
qu'elle constitue.
Dans la présente étude, on notera cependant de façon distincte 
les occlusives simples inter-et post-vocaliques puisqu'il 
y a indiscutablement recoupement des distributions avec les 
tendues; d'où :

/v ci (v) / ~ /v c (v) / ~/v C (v)/

2.15. Il apparaît donc que le S.Ph.K. tend à s'organiser 
autour de trois séries distinguées par leur degré de tension 
articulatoire :

TENSION 1 TENSION 2 TENSION 3
(faible) (moyenne) (forte)

Constrictives Occlusives Tendues

(spirantes et simples 
constrictives 
non tendues).

Structurellement, l'évolution amorcée par le S.Ph.K., 
constitue, une innovation très profonde. Mais, on n'oubliera 
pas que cette série moyenne est encore fonctionnellement très 
marginale.Les données fondamentales du S.Ph.B. ne sont pas 
encore radicalement remises en cause en kabyle.
Au niveau des données numériques, le système kabyle est pro
fondément déséquilibré; alors que chacune des séries ( voir 
T. 3-, § 2.32.) représente:
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- Tension 1 (30 phonèmes) 40 %

- Tension 2 (11 phonèmes) 20 %

- Tension 3 (33 phonèmes) 40+ % 
des unités du système.
Elles constituent dans le corpus :
- Tension 1 (faibles) 75+%
- Tension 2 (moyennes) 5 % (dont la moitié pour /t/et/q/)
- Tension 3 (tendues) 20 % 
des phonèmes consonantiques.

2.16. NOTATION :
Conformément à une convention introduite par le Fichier de 
Documentation Berbère, on notera, dans les transcriptions 
PHONOLOGIQUES, les spirantes sans aucune marque diacritique, 
et l’on distinguera les occlusives simples non-prévisibles 
par un point sus-crit :

- / b d g = spirantes (A.P.I. : /ß . % .y .
t k / Ô .ç /)

- / b S g = occlusives (A.P.I. : /b d g
t k/ simples t k /)

Ce choix représente en kabyle une économie graphique substan
tielle puisque les occlusives non-tendues sont quinze fois 
moins fréquentes que les spirantes : il est logique que ce 
soit le membre le plus rare de l'opposition qui porte une 
marque distinctive (= occlusive simple).

2.17. • LES LABIO-VELARISEES :

w . w w w[ g  k X y ]
w , w w[ g k q ]

-CBW/PW gw kw xw qw ]
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La comparaison avec d'autres dialectes montre qu'il existe 
pour les consonnes postérieures kabyles, un véritable phéno
mène de développement d'un appendice labio-vélaire. Cette 
tendance est particulièrement apparente pour les emprunts 
arabes :

Pour le lexique appartenant au fond berbère, la labio- 
vélarisation paraît fréquemment être l'indice résiduel d'une 
ancienne radicale /w/.
La pertinence de la labiovélarisation est nettement établie par 
la présence de paires minimales (peu nombreuses) et par le re
coupement des distributions :

kab. [lxw»dma]"travail" arabe [Lxadma]

2.18. • ¿«s Tendues :[BW , GW , Kw , Qw , XW ]
/BW/ ~ /B/ : 

[ysBwi ] [ yaBi ] ]
"il a pincé""il a emmené"
[ raBi ] ] 
"éduquer"

et,
[yaBWad ]
"il est arrivé"

[ yaBaz]
"il a immergé" 

régulière de /Bw/ dans la pro-[Pw ] n'est que la réalisation 
nonciation féminine.

/GW/ ~ /G/ :
[raGWsl ]
"fuir"

[ raGal] 
"boucher"

[ taG] 
"faire""pétrir"

et,
[aGway ] [ aGaw]

"neveu, parent utérin""porter(N.A.V.)IT
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- /K /

et,

/K/: 
[daKWsr ] 
"féconder" 
[raKwas ] 
"écraser"

~ [dsKir]
"chanter"(chants religieux)

~ [raK§ç}J
’’piétiner"

Pour les tendues [XW J et [Qw], toutes les deux rares, il ne 
semble pas y avoir de paires minimales parfaites.
Ce sont cependant des éléments potentiellement distinctifs car 
leur distribution recoupe celle de /X/ et /Q/:

- /Q / ~ /Q/:
[maQWar ]
"il est grand"

[ naQar ] 
"percer1

EtaXamt ]
"chambre (+E.A .)"

2.19.
"tabac "

7- 7 • -1 r, w w w,. Les ocalus%ves szmples: Lk , g , q J
- /k / ~ /k/

et,

/ w , - /q /

[(s)kwarkwar] ~ 
"couver"

[rkWaë ] ^
- /q/ :
[(s)qwarqw ar] ~

[ (s)karkar] 
"traîner"

[ rkad, rkam, rki]

[ (s)qarqar] 
"poursuivre"

Il n ’est pas toujours aisé de distinguer entre les simples et 
les tendues suivantes :[kw] -[Kw ], [qw ] -[Qw ] et, [k] - [K], 
[q] -[Q].
- /gw/ ~ /g/: 

r[sg a:
"boire avec bruit"
r W W -i[sg arg ar] ~ [ sgargar]

"traîner quelqu’un"

[gws £gwa2] ~
"concasser"

[ gargsr]
"se traîner, aller en vain"
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~ T • I - W ' W  w w,2.20. Les constrvctvves: Lg , k , x , y ]
Aucune paire minimale les opposant aux non-labiovélarisées 
n'a pu être relevée. Parfois même, le parler admet concurrem
ment les deux prononciations pour une même unité lexicale:

ex:[kmar] ou [kwmar] "éprouver une gêne, être difficile"
Cependant, il n'est pas possible de les considérer comme de 
simples variantes (libres ou conditionnées) des non-labiovéla- 
risées car, la labiovélarisation apparaît de façon non prévisi
ble et la distribution de [cw] recouvre largement celle de [c_] . 
[£W ] est potentiellement distinctif par rapport à [c_] .

On constate qu'il existe certains contextes favorables 
à l'apparition de l'appendice labiovélaire, mais il ne s'agit 
jamais d'un conditionnement contextuel strict et de nombreuses 
exceptions sont toujours attestées.

Ainsi, si l'unité lexicale ne contient pas par ailleurs 
de semi-voyelle ou de voyelle vélaire (/w/ et /u/),

-[yw], [xw], [qw] sont hautement probables en position 
interne devant consonne:

[aywbal] . [aqwbayli] . [taxwzant]

-[qw] et [k] apparaissent avec une fréquence particuliè- 
ment élevée après /a/:

r W • -» r -i W • -»[ag î] . [ak i]

Pour certaines classes d'unités, la labiovélarisation peut
même être prévue avec une certitude totale:

1 2  1 -les verbes du type AC C . lorsque C = /g/ ou /k/,
ont obligatoirement la forme phonétique [acw .c]-', ex: [akw»r,

Wag 9TI1...J. Mais il sTagit de classes numériquement peu impor- 
tantes, et, surtout, ce conditionnement n ’est pas de nature 
strictement phonologiques puisqu'il fait entrer en ligne de 
compte des considérations grammaticales (la règle n'étant vraie 
que pour les verbes).
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Malgré ces réserves, il est indéniable, que, globalement, 
[c_w ] et [c] apparaissent dans des environnements identiques.
Une recherche plus minutieuse permettrait peut-être de découvrir 
de véritables paires minimales. Toutes ces données montrent 
clairement que cette zone évolue dans le sens d ’une phonologi- 
sation du couple [£W ] - [cj; sans avoir encore de fonction lin
guistique nette, la labiovélarisation doit pourtant être notée 
en transcription phonologique, puisque son apparition n ’obéit 
à aucun conditionnement contextuel régulier.

2-21. Lab'io-'Délar'isêes ^ [c+w] (1 ou ¿phonèmes ?):
On constate que les trois séries de labio-vélarisées apparais
sent dans des environnements où un groupe de consonnes serait 
exclu: après une succession de deux consonnes, ex:

[skWarkWar], "couver" , [ Sskwraf ] "tresser"
D ’autre part, la commutation de l'appendice labio-vélaire 
avec un autre segment phonique est généralement impossible 
(MARTINET, "Un ou deux phonèmes?").

On posera donc trois séries de phonèmes labio-vélarisés 
autonomes dans le S.Ph.K. (= Système Phonologique Kabyle).
(Cette position est la seule qui soit compatible avec le niveau 
morphologique qui incite à considérer les labio-vélarisées com
me des phonèmes homogènes:

[akwar], "voler", appartient à la même série que 
[amas], "salir" ...) Voir §.5.20.

2.22. LES AFFRIQUEES

- [ts - dz - ts - dz]
- [TS DZ TS DZ]

Historiquement, les affriquées kabyles proviennent:
a) d'occlusives dentales /t/ et /T/ ayant subi un pro

cessus d'affaiblissement articulatoire se traduisant par une
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fermeture imparfaite. C ’est notamment le cas de /T/ berbère,' 
très fréquent pour des raisons grammaticales, qui devient pres
que toujours [Ts] dans ce parler.

b) de constrictives tendues /S/, /Z/, /S/ et /Z/ ayant, 
à l’inverse, connu un phénomène de renforcement allant jusqu’à 
une occlusion partielle. Cette évolution est particulièrement 
bien attestée pour /S/: [ f si---*■ (intensif) faSi > faTsi] .

c) de fusions phonétiques entre consonnes de localisa
tion voisine (dentales, prépalatales et palato-vélaires):

gkabyle: [aT ] - Touareg :[ak&] "manger"A" : [T ar] - " :[tkar] "remplir"
" : [3Ü^] - Tamazight:[adaà] "laisser"

2.23. [dZ] et [Dz]:
a) [dz]: ne paraît attesté que dans le nom propre 

[ldzaysr] "Alger, l’Algérie". Il s'agit d ’un élément totale
ment marginal dont on ne saurait tenir compte dans l’établis
sement du S.Ph.K. Le plus simple sera de le considérer comme 
une variante post-consonantique (après /!/) du phonème /z/ qui 
n ’est pas connu dans cette position.

b) [Dz]: est à peine plus fréquent que son homologue 
non-tendu; on le rencontre dans moins d ’une dizaine de mots.
Il apparaît uniquement en position médiane, après la voyelle 
neutre :

[gaDZam] [wsDZil]
"couper" "il est court"

Dans cette position, [Dz] s’oppose nettement à /D/:
[gsDzam] "couper" ~ [gaDam] "renverser"
[baDZag ]•, "mouiller" ~ [baDsr ] "évoquer"

- [D ] doit être distingué de la suite biphonématique /D+z/ qui 
est attestée dans des environnements semblables:

[g3DZam ] ~ [ taDzam]
"couper" "vous pileE"
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- /Z/ se rencontre aussi dans cette position:
[waDzil]
[bsDzag]

[araagir] 
[nag if]

Mais il ne paraît pas utile de distinguer [Dz] de [Z], car: 
. il n'existe aucune paire minimale,
. l'opposition (potentielle) n'existe que dans un 

contexte unique.

/Z/ est d'ailleurs attestée ppur plusieurs des exemples ci-des
sus:

en position interne de mot, après la voyelle [a],

2.24. A l'exception de [dz] et [Dz], toutes les autres affri- 
quées se distinguent nettement des phonèmes occlusifs et cons- 
trictifs correspondants :

• [ts] ~ /s/ et /t/

2. [D ] est extrêmement rare,
. enfin, surtout, on peut dans tous les cas, remplacer 

[Dz] par [Z] sans créer de perturbation. La prononciation avec

[waDZil ] ou [waZil] [raD^af] ou [raZaf]
[bsDZ3g ] ou [baZsg]

[Dz] sera analysé comme une variante facultative du phonème /Z/

[Ts] /S/ et /T/
[faTSi ] 
"fondre" 
[Tsu ]

[ faTi]
"se multiplier" 

[ Su]
"étendre""oublier"

~ /£/ et /d/ 
/Z/ et /D/

[D^iy ] ~
"j'ai laissé"

[ 2iy]
"je suis guéri"
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/s/ et /t/
/S/ et /T/

[TS3h ] •\> [ Sad]

[tb]
[Tè]

"se fâcher" "glisser"

2.25. Affriquêes non-tendues ^ Affriquêes tendues:
La distinction n'est sérieusement établie que pour le couple: 

[dâ] ^ [Dâ]
. [nd^ar ] ~ [ naDZsr]
"tailler" (bois) "tailler" (Aor. Intensif)

i &. [and ar ] ~ [ anD ar]
"fait de tailler" "menuisier"

Pour les autres paires, l'opposition est beaucoup moins nette; 
[ts] et [Ts] semblent bien pouvoir apparaître indifféremment 
sans que 1 identité du mot en soit altérée:

[yaTSu] ou [yatSu]
"il a oublié"

-*• S SLes donnees sont les memes pour [t ] et [T ] ; les oppositions 
potentielles que l'on peut relever à l'initiale ([TSah],"bouder"

V y •s s^[t ant an], "sonner") ne sont pas décisives1.: le segment non-
tendu ne se rencontre que dans des unités à redoublement com-

1 2  1 2plet (/C C C C /) toutes d'origine expressive.

En conséquence, l'opposition "tendue"/^"non-tendue" n'est réel
lement démontrée que pour le couple [d^] - [p^]; on l'admettra 
par simple extension analogique pour [t^] et [ T®].

2.26. Les Affriquées: un ou deux phonèmes ?
Comme pour les labio-vélarisées, on adopte l'interprétation 
mono-phonématique:
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- les affriquées ont toutes une fréquence incompatible 
avec l'interprétation bi-phonématique: elles sont nettement 
plus employées que chacun des deux segments qui les constituent

- la commutation de l'appendice constrictif
se révèle généralement impossible (MARTINET, 1968a,p. 112).

- elles apparaissent dans des environnements où une 
suite de deux consonnes ne serait pas admise: devant une con
sonne appartenant â la même syllabe.

Les affriquées sont donc des segments homogènes que 
l'on notera par des graphèmes uniques:
. [tS]--- . (17) , [th ---,/c/
. [TS] ___  ̂ , [TS] ---. /£/

[d^] __ „/é/
[D2] ___ „/&/

2.27. LES PHARYNGALYSEES ("emphatiques"):
- [ d t d z s z s r l

T Z S Z S R L ]
Les cas de [d] et [t] ayant été examinés §. 2.9•-10 , les élé
ments dont le statut phonématique fait problème sont:

W  - [2], [è] - [S], [r] - [R], [1] - [L].

Les pharyngalisées (et les vélo-pharyngales) ont une 
influence très forte sur leur entourage: toutes les consonnes 
appartenant au même mot prennent généralement une coloration 
postérieure très sensible. Il s'ensuit qu'au niveau phonéti-

(17) on choisit cette notation car, ce phonème correspond 
dans les dialectes berbères sans affriquées à [T]; les graphè
mes de l'A.P.I. /c/ et /C/ auraient l'inconvénient d'obscurcir 
les correspondances entre dialectes.
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que, toutes les consonnes peuvent être pharyngalisées, mais • 
il s'agit bien entendu d'une emphase contextuelle non perti
nente .

. [s] - [S]:
- pour la simple, la pharyngalisation est toujours 

conditionnée:
ex: [a&Tub, eaëra] (présence de /T/, /r/)

- pour la tendue, il existe au moins deux mots dans 
lesquels l’emphatique est imprévisible et s’oppose à la 
non-pharyngalisée:

ex: [uSayan] "lévriers" ~ [uSanan] "chacals"
[smiSaw] "tendre l'oreille" ^ [iSaw] "corne"

On doit en théorie poser un phonème /é/ distinct de /§/; mais 
il s'agit bien entendu d'une unité totalement marginale dont 
la fonction linguistique est pratiquemment nulle.

. [Z] ~ [Z]:
n'existent qu'en tant que variantes conditionnées des phonèmes 
non-pharyngalisés correspondants.

2.28. . [r] - [R] :

- apparaissent très souvent en tant que variantes de 
/r/ et /R/, dans le voisinage d'une pharyngalisée ou d ’une 
vélo-pharyngale:

ex: [ayrum, ary, azru, aqaRu, etc...]
- se rencontrent aussi de façon imprévisible et s'op

posent aux non-pharyngalisées:
. [ rwiy] ^ £rwi y ]
"je suis rassasié" "j'ai remué"

et,
TaT -,[raB u ] ^ [ rsBu]

[taraknaj ^ [ tara]
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[taruka] ~ [ tarkust]
[tarumit] ~ [ tarusi]

Les véritables paires minimales restent rares, mais 
l'opposition est très bien établie. On posera deux phonèmes 
/r/ et /R/ dans le S.Ph.K.

Sur le plan historique, la pression de l'arabe a cer
tainement joué un rôle important. Mais, comme on relève dans 
le lexique proprement berbère de nombreux [r] non prévisibles, 
on peut se demander si cette évolution n'était pas entamée à 
une époque déjà fort ancienne.

• [1] - [L]:

- sont essentiellement attestés dans l ’entourage d'un 
emphatisant:

[ilazwi ],”fil de fer"; [yeLoz ], "il a faim".,.
- on relève cependant une paire minimale opposant un 

emprunt arabe à un emprunt français:
[lbal] ~ [lbal]
"attention" "bal"

ainsi que quelques occurrences non-prévisibles: [Lofan],"bébé".., 
qui obligent à poser les phonèmes /1/-/L/. Ce sont naturellement 
des unités tout à fait marginales.

2.29. LES SEMI-VOYELLES 
[w] et [y]:

J.R. APPLEGATE (1970), s'appuyant sur le chleuh, considère les 
semi-voyelles comme de simples variantes contextuelles des phon#=
mes vocaliques /u/ et /!/. D ’après cet auteur, les semi-vo- 
yelles n'apparaîtraient qu'en contexte vocalique. Cette thèse 
qui constitue une innovation par rapport à l'analyse (impli
cite) traditionnelle des berbérisants, paraît difficilement 
soutenable.
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Certes, en contexte vocalique, la semi-voyelle est 
obligatoire. Mais, devant ou après consonne, la semi-voyelle 
peut s'opposer à la voyelle correspondante, et l'on relève 
même plusieurs paires minimales en kabyle:

[yszra] "pierres (E.A .)" ~ fizra] "pierres (E.L .)"
[yrgel] "il a bouché" ^ [irgal]"paupière"
[yldi] "il a ouvert" ^ [ildi] "fronde"
[arw] "enfanter" ^ [aru] "écrire"
[Saw] "abreuver" 'v [Su] "étendre"

2.30. On ne peut arguer de la présence d'une voyelle neutre 
[s] entre la semi-voyelle et la consonne, ([yargal] au lieu 
de [yrgal], [yaldi] au lieu de [yldi], [araw] au lieu de[arw]) 
pour appuyer l'analyse d'APPLEGATE; en effet, cette voyelle 
(dont l'existence est d'ailleurs loin d'être démontrée au ni
veau phonétique dans les exemples ci-dessus car, on a 
affaire aux consonnes vocaliques /l/ et /r/) est dans ce con
texte, parfaitement prévisible et donc non phonologique.

En outre et surtout, la thèse d'APPLEGATE ne rend pas 
compte des distinctions très bien attestées entre les suites 
/uy/ ~ /wi/ d'une part, et /iw/ ~ /yu/ d'autre part.

(18)ex: [aqaruy] "tête" ^[aqarwi] "mesure (quantité)" 
[aruy] "porc-épic" ~[rwi] "remuer"
[iwran] "alfa (brins) Myuran] "ayant écrit"

Aussi, poserons nous deux phonèmes consonantiques /w/ 
et /y/ distincts des voyelles /u/ et /i/. L'opposition est 
cependant neutralisée en contexte vocalique où seules les se
mi-voyelles peuvent apparaître (^bis) (ĵ  pertinence des paires

(18) Fbrme étrangère au parler' étudié, mais bien connue en 
Petite Kabylie .

(I8bis) Dans cette position, 11archiphonème sera noté sous la forme de sa 
réalisation phonétique effective (= semi-voyelle), et non, came cela est 
de coutume en phonologie structurale, par une majuscule.



- 63 -

/w/ ^ /u/ et /y/ ^ /i/ est donc plus large en kabyle qu'en 
Tamazight, voir BENTOLILA, 1975, p. 10).
Cette analyse présente l'avantage de l'économie au niveau 
du système global alors que la solution d'APPLEGATE (voyelles 
et semi-voyelles = variantes en distribution complémentaire) 
obligerait à reconnaître le statut de phonème à la voyelle 
neutre pour pouvoir maintenir la distinction entre des uni
tés comme:

[ar»w] [aru]
’’enfanter" "écrire"

(qui devraient alors être réécrites /arau/ /aru/!)

2.31. Cette positionest la seule adéquate en berbère 
car les données grammaticales incitent à considérer /w/ 
et /y/ comme des consonnes. On constate, en effet, que 
dans toutes les alternances grammaticales, ces semi-voyel- 
les ont pour correspondants tendus les consonnes /Gw/, /K/ 
et /G/.

vw 1 -------» vGw l
"fuir" "fuir + Intensif"

(modalité aspective du verbe) 
nwawi ------ >- aG ay

"emporter" "fait d'emporter"
(N.A.V.)

Plus généralement, il est indéniable qu'au niveau de la mor
phologie de la langue, les semi-voyelles fonctionnent bien 
comme des consonnes; il y a parallélisme total dans le systè
me d'alternances de verbes comme:

rwl ET, rgl
"s'enfuir" "(s)'obstruer"
avw arz
"enfanter" "maintenir"
awd ams
"parvenir" "se salir"
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2.32. (T.3) SYSTEME PHONOLOGIQUE KABYLE

TENSION 1
(faibles)

TENSION 2
(moyennes)

TENSION 3
(tendues)

(B) (P)

w

(cü (ï)
t

(g) 
(g )

(k)

a w )

VOYELLES
i u

T'

a
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2.33. JONCTIONS MONEMATIQUES / ACCIDENTS DANS LA CHAINE:

On ne saurait limiter l ’étude phpnématique au cadre étroit 
du "MOT". A l’intérieur des syntagmes, les rencontres de pho
nèmes appartenant à des monèmes distincts sont à l’origine 
de nombreux accidents phonétiques (assimilations), réguliers 
et parfaitement prévisibles, Ces réalisations particulières 
dans la chaîne de groupes de phonèmes sont un phénomène extrê
mement important en kabyle; ne pas reconnaître leur nature 
phonético-phonologique aurait pour conséquence le gonflement 
démesuré de la morphologie. On admettra donc"la possibilité 
d ’accident [phonétique] dans le cadre du syntagme" (D. FRANCOIS, 
1974,p. 60): en dehors des variantes identifiables comme tel
les dans le cadre du "MOT", les phonèmes connaissent (quand 
ils sont intégrés à des syntagmes) des réalisations condition
nées par la rencontre de monèmeg; la position de jonction mo- 
nématique est un contexte clef dans l’analyse phonologique 
du kabyle (qui ne peut être meyiée à bien qu’une fois réalisée 
la segmentation monématique).

Une analyse assez détaillée de ces phénomènes a déjà été 
proposée par P. REESINCK (1973), mais cet auteur ne sem
ble pas reconnaître la nécessité d'une "phonologie de la 
chaîne" et traite ces problèmes dans le cadre très discu
té de la morpho-phonologie.

1

Les successions suivantes, lorsque les phonèmes 
constitutifs :

1°) appartiennent au même syntagme,
2°) sont séparés par une frontière monématique, 

se réalisent :
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2.34
. Règle 1.

. Règle 2

. Règle 3

. Règle 5

. Règle 6

. Règle 7

/n - t/ ------» [T]
/n ta/ [Ta]

/n - w/ — ----» [Bw ]
/n wrgaz/ [B argaz]

/n - y/ ------- [G]
/n yrgazn/ tGargazan]

/n
/n
/n
/n

f/
1/
m/
r/

/m - w/ ----
/f - w/
/am wagi/
"comme celui-ci" 
/yf wagi/
"sur celui-ci"

[F]
[L]
[M]
[R]

réalisations non- 
systématiques (libres)

[M]
[F]
[aMagi]

[ysFagi]

/d - t/ ------ ~ m
/d tamTut/ [T'amTut]
Aux. Préd. femme 
"c’est une/la femme"

/d - t/ ------[T]
/t-nyi-d t/ [tanyiT]
tu as tué le 
"tu l'as tué"
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. Règle 8 / D - t / ---*- [ d ]

. Règle 9 / t - t / ---► [ T ]

. Règle 10 / i - y / -- - [iG ]
/mi y-Mut / — ► [ mi GsMut ]

"quand il-est mort"
/ i y-Ca / --» [ i GsCa ]

"ce (qu)il-a mangé"

2.35. CONTACTS DE VOYELLES:

La langue supporte mal les successions de voyelles.
Le contact immédiat de deux éléments vocaliques se traduit gé
néralement par la disparition de l’un d ’eux; la voyelle res
tante voit alors sa durée s'accroître sensiblement:

/ V1 + V2 / --- ^ [V2] r /u + a/ —  [â]

j_ /i + a/ — *- [â]

/ur y - Ni ara / ----- [ur yaN âra]
ne il-a dit pas 
="il n'a pas dit"

/ asu ara y - ini / ----*- [as âra yini]
quoi N.-Réel il-dit 
="que dira-t-il"

Il s'agit évidemment de simples réalisations con
ditionnées dans la chaîne.

Par contre, les cas où il y a apparition d'une semi-- 
voyelle palatale /y/ entre les deux voyelles sont analysés 
comme des variantes morphologiques car, ce phénomène n'est 
attesté que pour des unités bien déterminées, les pronoms 
personnels affixes et certaines modalités nominales (locatifs).

N.B. On notera que la transcription présentée et justifiée 
dans ce chapitre ne prétend pas c o n s t i t u e r  une s o l u t i o n  v a l a b l e  
pour une notation usuelle du kabyle. Par plusieurs aspects, 
elle serait même, dans une telle perspective, difficilement 
praticable .
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PHONETIQUE - PHONOLOGIE et NOTATION: BIBLIOGRAPHIE

2.36. Sur la phonologie berbère, et plus particulièrement 
kabyle, on consultera:

- APPLEGATE, 1970, p. 591-593-
- BASSET (A), 1936 b.

" 1946 a.
" 1952 b, p. 5-10.

- BASSET-PICARD, 1948, p. 6-l6.
- CHAKER, 1971/2.

" 1975 b.
" 1977 e.

- COHEN (D.), 1969.
- GALAND, 1953.

" 1956.
" I960, p. 1216-1217.
" 1975 a, P. 249-255

- MITCHELL, 1957
- REESINCK, 1973.
- THOMAS, BOUQUIAUX, CLOAREC-HEISS, 1976, p.91, 98-99.
- VINCENNES, DALLET, 1960, p.2-11.
- VYCICHL, 1975.
- WILLMS, 1962.

1964.
1965.





INVENTAIRE DES CLASSES DE 

MONEMES
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3. Inventaire des classes monématiques :

3-1- On ne présente ici qu'une simple énumération des 
classes et sous— classes de monèmes identifiées dans la langue. 
Les caractéristiques fonctionnelles et combinatoires qui per
mettent de les établir sont, dans leur détail, examinées dans 
les parties (II) et (III) de la description.

On a cherché à éviter ainsi un certain nombre de répé-• 
titions et 1'émiettement de l'analyse.

L'inventaire n'est donc qu'un cadre général, une réca
pitulation des différentes classes d'unités.

L'établissement des classes de monèmes est un point 
stratégique de la description syntaxique; on suit ici Denise 
FRANÇOIS (1974, p. 350-52) pour qui l'affectation d'une unité 
à une classe donnée se fait sur la base:

Io- des latitudes fonctionnelles ensemble des
2°- des latitudes combinatoires " compatibilités

On a toujours accordé la prééminence aux critères fonctionnels 
par rapport aux données combinatoires. Ainsi, des unités incom
patibles avec les modalités centrales du NOM (genre/nombre/ 
état) sont considérées comme des NOMS parce qu'elles peuvent 
assurer des fonctions spécifiques du NOM.
Inversement, des monèmes de forme nominale (portant toutes les 
marques apparentes du NOM) ne sont pas assignés à la classe 
des Noms parce qu'ils n'en assument jamais les fonctions spé
cifiques .

3.2. Le berbère oppose deux classes fondamentales :

les VERBES ^ les NOMINAUX

qui se distinguent,
Io- par leurs fonctions:

. le VERBE est centralement prédicatif.

. le NOM est un pluri-fonctionnel qui peut assumer des fonctions
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très variées dans l'énoncé (y compris celle de prédicat).
2°- par leurscompa.tibilités avec des déterminants qui 

leur sont spécifiques; ainsi, le VERBE se combine de façon ex
clusive avec :
- les indices de personne
- les modalités aspectuelles

- les modalités dérivationnelles 
d'orientation

- les modalités d'orientation 
spatiale

MODALITES OBLIGATOIRES

(19)

MODALITES FACULTATIVES

3.3- On réserve l'appellation de MODALITE au déterminant 
(= pas d'incidence sur les rapports syntaxiques prééxistant 
dans l'énoncé) grammatical (= appartenant à un inventaire fer
mé) de haute fréquence ( = combinabilité quasi-systématique avec 
les membres d'un ensemble ouvert).
La MODALITE n'est pas toujours un déterminant uni-nucléaire 
(contrairement à la définition qu'en propose MAHMOUDIAN, 1976, 
p. 88).
Ainsi, la NEGATION, du fait même de l'existence de prédicat 
non-verbaux en kabyle, ne peut être considérée comme une moda
lité du VERBE seul.
Parmi les modalités verbales et nominales, on distingue, en ne 
tenant pas compte des modalités dérivationnelles qui posent des 
problèmes particuliers (§ 3*5.)}

a)- les modalités obligatoires: l'un des membres du 
paradigme, toujours très restreint (souvent binaire), accom
pagne obligatoirement l'unité,

(19) Ces morphèmes sont, en réalité, plus des déterminants 
de l'énoncé que du verbe proprement dit, voir §.3 .5.
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et,
b)- les modalités facultatives', beaucoup plus liées 

aux besoins concrets de communication; leur présence s’oppose 
à leur absence. Sur le plan des signifiants, cette dichotomie 
correspond généralement à. une distinction:

a) modalités centrales: amalgamées ou intimement liées 
à l'unité déterminée,

b) modalités périphériques: nettement extérieures au
monème.

3.4. Il serait erroné d'établir un clivage absolu entre mo
dalités du NOM et modalités du VERBE: les deux ensembles ne 
sont pas absolument étrangers l'un à l'autre en berbère.
Les modalités d'orientation spatiales du VERBE pourraient être 
rapprochées des modalités locatives du NOM avec lesquelles elles 
présentent une parenté formelle et sémantique indéniable.
En synchronie, on peut penser qu'il serait assez artificiel de 
les réduire à un système unique en raison des valeurs bien 
différentes; il n'en reste pas moins qu'il existe un lien his
torique certain entre les deux séries.
Cette imbrication des sphères du NOM et du VERBE est encore 
plus intime au niveau des procédures de dérivation, puisque 
l'on retrouve les mêmes morphèmes dans les deux ensembles.
Il y a donc bien, en berbère, une dichotomie fondamentale 
VERBE ~ NOM, mais, entre ces deux classes, il existe de nom
breuses voies de communication et une fluidité marquée (GALAND- 
PERNET, 1959 b).
Ces considérations sur la combinatoire des modalités VERBALES 
et NOMINALES confirment que c'est bien au niveau des fonctions 
(et non des compatibilités avec les modalités) que se situe le 
critère décisif de la distinction VERBE ~ NOM.
Naturellement, le verbe n'est pas toujours Prédicat de l'énoncé 
puisqu'il peut être employé comme prédicatoîde déterminant di
rect (subordonnée primaire) ou indirect (subordonnée "rela
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tive"); mais, même dans ce cas, il continue à être le centre 
de l’agencement syntaxique de la proposition subordonnée où il 
apparaît.

3-5- Parmi les modalités du Verbe et du Nom, les MODALITES 
DERIVATIONNELLES occupent une place particulière.
Leur statut est assez complexe puisqu'il est possible de les 
situer à différents moments de la présentation: ce sont à la 
fois des modalités du VERBE, de 1'ENONCE(VERBAL), du NOM et 
des procédures relevant de la SYNTHEMATIQUE.
En fait, en berbère, comme en chamito-sémitique en général 
(D. COHEN, 1968), on distingue deux types de dérivations:

1. des dérivations d'orientation ou de transferts de 
classe qui:

. concernent les rapports entre le prédicat verbal et les 
participants ("sujet” et "objet"), ou 1 * appartenance catégo
rielle du monème,

. relèvent de la syntaxe,

. appartiennent à la grammaire,

. constituent un paradigme fermé et très restreint,

. sont bien attestées en synchronie,

. sont d'une productivité élevée.

2. des dérivations de manière ou expressives
qui :

. ne changent rien aux rapports existant entre le verbe 
et les participants de l’action, ou, à l ’identité grammatica
le de l ’unité,

. apportent un ou plusieurs traits sémantiques supplé
mentaires ,

. appartiennent au lexique,

. constituent un paradigme assez vaste,

. sont plutôt une donnée de la diachronie,

. sont d'une productivité faible, voire nulle.
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Les secondes relèvent plutôt des procédures de consti
tution du lexique et ne seront examinées ici que très sommai
rement (chap. 34); exceptionnellement, les signifiants et 
les signifiés seront étudiés ensemble: leur caractère profon
dément a-systématique rend délicate la séparation.

Quant aux premières,
- elles sont pour le VERBE^2*“*) .directement liées à la syn

taxe de l'énoncé; ce sont plutôt des "modalités syntaxiques de 
l'énoncé verbal", que des déterminants du verbe lui-même. Leur 
présentation suppose déjà réalisée l'identification des fonc
tions nominales primaires (§ 21.24.-21.35.)

- ce sont, pour le NOM, des procédures de transfert de 
classes qui permettent d'obtenir différents types de nominaux 
à partir d'une racine verbale (§ 14.7.-14.13.).
Naturellement, dans les deux cas, elles participent aussi à 
la formation du lexique, mais,

"il existe des rapports syntaxiques [réguliers] entre 
les bases et les dérivés qui justifient leur intégration dans 
la description grammaticale de la langue".( DUBOIS, 19^7, p -32).

3-6. A l'intérieur de la macro-classe des NOMINAUX, on 
oppose :

A . les SOUS-CATEGORIES LEXICALES 
qui comprennent :

(a)- LES SUBSTANTIFS
(b)- LES ADJECTIFS • = NOMS
(c)- LES NUMERAUX

(20) Les procédures de dérivations verbales kabyle ont déjà 
fait l'objet d'études assez détaillées dans CHAKER, 1973 a et 
1973 b.
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3.7. • LES SUBSTANTIFS
constituent le sous-ensemble fondamental de la classe; ayant 
les latitudes combinatoires et fonctionnelles les plus larges, 
ils servent d'étalon pour la définition des autres sous-caté
gories .
Le SUBSTANTIF se COMBINE avec les modalités suivantes :

- genre
- nombre
- état

- modalités locatives
- modalité d'altérité

( Q 1 )-"modalités possessives" ’

MODALITES OBLIGATOIRE

MODALITES FACULTATIVES

- Déterminants pré-nominaux 
Il peut assumer les FONCTIONS suivantes:

- Expansion Référentielle
- Expansion Directe
- Expansion Indirecte
- Indicateur de thème
- Prédicat dans un syntagme à Auxiliaire de Prédica

tion d
- déterminant indirect d'un autre Nom

Il peut, en outre, être:
- point d'incidence d'une expansion nominale directe 

( "adj ectif ")
- point d'incidence d'une expansion nominale indirecte
- point d'incidence d'une expansion prédicatoîde 

( "relative")

(21) = substituts grammaticaux de syntagmes nominaux, § 17.4.
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. L'ADJECTIF
partage toutes les caractéristiques combinatoires et fonction
nelles des SUBSTANTIFS; il s’en distingue par le fait qu’il 
peut en plus, déterminer un autre nom.

. Les NUMERAUX
outre leur appartenance à une série formelle particulière (voir 
§ 4.19.-20), sont identifiés par leur non-compatibilité avec les 
modalités obligatoires des substantifs: genre (incompatibilité 
partielle), nombre, état.

Mais à part cette restriction combinatoire, ce sont des 
NOMS à part entière: contrairement à ce qui a lieu dans de nom
breuses langues, te nombre berbère n'est pas un déterminant', 
c'est au contraire lui qui, dans la suite

NOMBRE NOM
fyiwn/ fwrgaz/

(+ Etat d'Annexion) 
un homme

est le DETERMINE et, le nom subséquent est le DETERMINANT 
(la subordination étant marquée par l ’Etat d ’Annexion, § 14.3.-6.

NOMBRE NOM
Déterminé Déterminant

(= "un de homme")
Syntaxiquement, les numéraux sont donc des NOMS, et il n ’y a
pas lieu, sur ce plan, de leur réserver un examen particulier.

3.8. B. les SOUS-CATEGORIES PRONOMINALES:

(substituts grammaticaux du NOM), 
qui se subdivisent en:

. SUBSTITUTS INDEPENDANTS (= monèmes libres), 
qui sont des pluri-fonctionnels; ils comprennent:

- les Pronoms Personnels Indépendants
- les Substituts non-personnels Indépendants 

(Déîctiques, Indéfinis et Interrogatifs)
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. SUBSTITUTS AFFIXES (= monèmes conjoints), 
qui sont des uni-fonctionnels, correspondant à une fonction 
nominale déterminée. Ce sont tous des personnels. Sur la base 
de la commutation avec les lexèmes nominaux, on distingue:

- les Pronoms Personnels Affixes du VERBE:
. directs = Expansion Nominale Directe 
. Indirects= Expansion Nominale Indirecte

- les Pronoms Personnels Affixes de PREPOSITIONS:
Expansion nominale indirecte.

3.9- En dehors de ces deux grandes classes et de leurs mo
dalités, la langue connaît quelques autre types d'unités (his
toriquement souvent issues du NOM ou du VERBE):

- des FONCTIONNELS
qui se répartissent en deux sous-catégories:

a)- fonctionnels introduisant un syntagme nominal 
(=fonctionnels non-propositionnels = "PREPOSITIONS"), et,

b)- fonctionnels introduisant un syntagme prédicatolde 
(=fonctionnels propositionnels).
On notera que la barrière entre les deux types n'est pas infran
chissable: historiquement, de nombreux fonctionnels proposition
nels sont formés à partir de fonctionnels non-propositionnels 
(ou de modalités nominales).

Les deux paradigmes de fonctionnels sont enrichis par 
des monèmes et des syntagmes autonomes assumant le rôle d'in
dicateur de fonction.

- des DETERMINANTS AUTONOMES
qui constituent un ensemble semi-ouvert très hétérogène.
On peut y isoler deux sous-catégories bien individualisées 
d 'unifonctionnels:
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. les ADVERBES: unifonctionnels à incidence étroite 
(déterminants du Prédicat ou de monème)

.les CONNECTEURS: unifonctionnels à incidence large 
(déterminants de Phrase).
A ces deux séries s'ajoute une longue liste de déterminants 
autonomes non-spécifiques qui sont en majorité des NOMINAUX 
AUTONOMISABLES.

3.10. La constellation FONCTIONNELS-AUTONOMES-(NOMINAUX) 
est sans aucun doute la zone la plus difficile à structurer 
de la langue. En dehors des unités présentant les compatibi
lités spécifiques d'une classe et uniquement celles là (et, 
que l'on peut donc affecter sans difficulté à une catégorie 
donnée : Fonctionnels non-propositionnels ^ Fonctionnels propo- 
sitionnels ^ Autonomes spécifiques ~ Nominaux), pour un assez 
grand nombre de monèmes, le rattachement à une catégorie don
née pose de très sérieux problèmes en raison de chevauchements 
fonctionnels incessants. Une unité comme dFir, "derrière" 
peut être employée en tant que :

- NOM
. aXam n dFir, "la maison de derrière"

- FONCTIONNEL
. dFir wXam, "derrière la maison"

- DETERMINANT AUTONOME
. y-Qim dFir, "il est resté derrière".

peuvent être envisagées:
Une première solution "radicale" et "élégante", consiste à 
poser plusieurs monèmes homonymes correspondant chacun à un 
ensemble de compatibilités propre à une classé. On aurait 
alors trois monèmes distincts :

Devant de tels cas d'ambivalence, plusieurs attitudes

= Nom
= Fonctionnel 
= Déterminant autonome.
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Une présentation de ce type est largement artificielle en ce' 
qu'elle masque un phénomène essentiel du point de vue de la 
dynamique de la langue: les chevauchements et transferts de 
classes .

Une autre approche est celle préconisée par MAHMOUDIAN 
(1976, p. 334), pour qui:

" l'essentiel n'est pas de trouver, dans tous les cas, 
à quelle classe appartient un monème, mais de dégager correc
tement les règles qui président à son fonctionnement." (à pro
pos de "en" et "y" en français).
Au delà de son réalisme indiscutable, cette position comporte 
le risque, dans une langue où les recoupements sont nombreux 
("fluidité catégorielle", voir § 3.4. ), d'aboutir à une véri
table atomisation-désagrégation de la. syntaxe, voire à une 
"syntaxe lexicologique".

Aussi tout en s'en inspirant, on s'est plutôt efforcé 
de mettre en évidence les grandes tendances qui traversent 
cette zone-monématique, essayant ainsi de mettre en pratique 
les recommandations d'A. MARTINET:

" le structuralisme ne doit jamais être un prétexte 
pour pratiquer le globalisme qui consiste, en fait, à démis
sionner devant la complexité des structures. Il est simplement 
la garantie que le processus d'analyse ne débouchera jamais 
sur une multitude de détails dont on traite isolemment sans 
qu'il soit jamais question de les reconsidérer dans leur 
ensemble." (1975, p. 42).

3-11. Historiquement, la quasi-totalité de ces unités est 
d'origine nominale; mais leur degré de "dénominalisation" 
varie énormément selon les unités; on constate cependant que 
la fonction de Prédicat Nominal à Auxiliaire d, que l'on peut
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considérer comme définitoire des Nominaux libres, ©st exclue 
pour la plupart d'entre elles. La fonction 4© déterminant au= 
tonome apparaît nettement comme une position de transition 
vers la grammaticalisation;

(NOMINAUX)

DETERMINANTS
AUTONOMES

1
PONCTIONS GRAMMATICALES

/  XFonctionnels — — » Fonctionnels 
propositionnels non-propositionnels

Tous les "fonctionnels non-spécifiques" peuvent jouer 
le rôle de déterminants autonomes, Aucun ne peut assurer la 
totalité des fonctions du Nom, et, un très petit nombre est à 
la fois fonctionnel propositionnel et fonctionnel non-proposi- 
tionnel.
La fonction de déterminant autonome est donc bien la charnière 
commune à toutes ces unités en recoupement. C'est à partir 
d'elle que s'opère une spécialisation partielle.
On la considérera comme centrale.

3.12. Il existe enfin une série de paradigmes divers, tous 
très restreints:

- des COORPONNANTS, en nombre très limité.
- des MODALITES des PREDICATS et des ENONCES:

. la NEGATION

. 11INTERROGATION et 1'EXCLAMATION.

- diverses unités liées à la PREDICATION:
. MONEMES et SYNTHEMES PREDICATIFS 
. MONEMES de PREDICATION:
- 1'AUXILIAIRE DE PREDICATION d
- les INDICES DE PERSONNE du VERBE (= modalités



personnelles du verbe"),

et des éléments "hors-syntaxe",
- INTERPELLATIFS et EXCLAMATIFS divers qui se distinguent des 
monèmes et synthèmes prédicatifs par le fait qu'ils ne peuvent 
recevoir d'expansions et, que leur apparition est toujours 
liée à la présence d'une courbe intonative de type exclamatif.

3.13. CLASSES DE MONEMES/CLASSES DE SYNTHEMES ? (NOM/VERBE)

On aura remarqué qu'on a inclus le nom et le verbe dans 
l'inventaire des classes de monèmes, alors qu'il s'agit en fait 
de synthèmes et non d'unités minimales: le nom et le verbe sont 
toujours l'association étroite d'un radical lexical et de moda
lités. C'est que le nom et le verbe sont les véritables UNITES 
MINIMALES DE FONCTION au niveau de la syntaxe de la phrase; les 
unités qui les constituent (radical et modalités) ne partici
pent pas directement à la structure globale de l'énoncé.
Radical lexical et modalités n'ont pas d'existence syntaxique en 
dehors de leur combinaison dans le cadre du synthême NOM ou 
VERBE.
Le système du nom et du verbe berbère pourrait donc être sché
matisé comme suit:

STOCK DE RACINES 
LEXICALES INDIFFERENCIEES

modalités nominales modalités verbales

(SYNTHEME) NOM (SYNTHEME) VERBE

(Il s'en suit naturellement que l'étude des modalités verbales 
et nominales relève, même si l'on omet généralement de le men
tionner, de la synthématique.)





I. LES SIGNIFIANTS

(UNITÉS EN INVENTAIRE FERMÉ)

- MORPHOLOGIE -

On traite dans cette partie des signifiants des unités 
grammaticales. Les membres de chaque classe et sous-classe y 
sont présentés dans leur forme de base et dans leurs variati
ons non-pertinentes éventuelles, que celles-ci concernent le 
signifiant proprement dit ou la position ("morphologie posi- 
tionnelle").

Il s'agit donc d'un INVENTAIRE DES SIGNIFIANTS qui re
couvre à la fois une partie de 1'INVENTAIRE et, la MORPHOLOGIE 
du modèle classique d'André MARTINET (1975, "Analyse et présen
tation

Sauf indication contraire explicite, les différentes 
formes présentées sous une unité donnée sont en variation li
bre .

On notera que la berbère présente une réelle complexité morphologique, 
notamment au niveau des modalités centrales du nom et du verbe qui sont 
presque toujours: 1° amalgamées au radical lexical, 2° amalgamées entre 
elles, 3° discontinues, 4° variables dans leurs formes.





l\. Les Modalités du Nom:

A. MODALITES CENTRALES:

- GENRE
- NOMBRE
- ETAT

B. MODALITES DERIVATIONNELLES:

C. MODALITES PERIPHERIQUES:

- MODALITES LOCATIVES
- "MODALITES PERSONNELLES"
- MODALITE D'ALTERITE
- MORPHOLOGIE POSITIONNELLE 
DES MODALITES PERIPHERIQUES

_ PRE-DETERMINANTS DU NOM





MODALITES CENTRALES
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A. MODALITES CENTRALES DU NOM;
Les marques des modalités centrales du Nom étant largement 
amalgamées (et discontinues), il est plus aisé d'en présenter 
les signifiants d'abord de façon globale dans le cadre de ta
bleaux à plusieurs entrées;

4.1. Système Signifiant des Oppositions de
Genre / Nombre / Etat, (Schéma Régulier)
(E.L. = Etat libre / E.A. = Etat d'Annexion).

MASCULIN FEMININ

E.L. a
amyar

SINGULIER
E.A. ------Ol

wmyar

t a—— — t E.L. 
tamyart

E.A.
tmyart

E.L. i----n ti----in E.L.
imyarn timyarin

PLURIEL
E.A. y----n t----in E.A.

ymyarn tmyarin

amyars "vieillard"
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4.2. LE GENRE: masculin ^ féminin;
(à l'Etat Libre / Singulier: )

masculin _______ féminin

v-------  tv---- (t)

/v/ = . le souvent /a/, (env. 70 + % dans le corpus)
. plus rarement /i/, (env. 20 % " " "
. ou, /u/; (env. 10 % " " "

/a/ . amyar ____  ̂ . tamyart
"vieux" "vieille"

/i/ . ils . timS
"langue" "feu"

. ifirs . tifirst
"poirier" "poire"

. iSw . tiSwt

"corne" "petite corne"

/u/ . udi . tuFra

"beurre" "cacher (N.A.V.)"

. uSn . tuSnt

"chacal" "chacal (femelle)

. uRif . tuSna

"colère" "nid (guêpes)"

.  ul 
"coeur"

. tuGi 
"marmite"
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En finale du nom féminin, les deux possibilités sont:
----t

ou ----v v - /a/ ou /i/
-t étant nettement plus fréquent.
Mais on note quelques exceptions; (féminin à finale consonan- 
tique):

timS, "feu"

4.3. Dans des conditions phonétiques aléatoires, la marque 
finale ---t connaît une variante ---T' (affriquée):

t i z i T "moucheron" tifywT', "artichaut" 
tidT3 "vérité" talmaT'3 "petite prairie

humide"
"orme"
"lettre"

tibkrT',

takwaTj

tulmuT'3

tabraT'j

guenon"
"petite niche 
murale"

tafawT', "pièce (couture)"
La forme — T'n'est attestée qu'après voyelle (en tenant compte 
de [3 ] ); mais cet environnement ne détermine pas obligatoire
ment l'apparition de cette variante :

tamTut, "femme"
tasbalit, "petite jarre à huile"
ta fat3 " lumière, clarté"
takufit, "petite jarre à provision"

Malgré la (relative) régularité de l'opposition, 
de nombreux féminins sont formés sur des racines lexicales 
étrangères au masculin correspondant:

. avgaz3 "homme" m a s c tamTut3 "femme" fém.

. ikRi, "mouton" masc .^-^tixsi, "brebis" fém.

. azgr3 "boeuf" masc. tafunast3 "vache" fém.
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Ces 3?uütur*6s de corr6sponds.i
tes dans le vocabulaire de base des êtres sexués (domaine dans 
lequel il est aisé de les mettre en évidence sur des bases ré- 
férentielles-logiques).

-  Voyelle  /a/ 
masc.

4.4. LE NOMBRE: Singulier ^ Pluriel 
a) La voyelle initiale:

S i n g u l i e r ______ »._Pluriel
/a/ _______^ /i/

argaz ivgazn

"homme" "hommes"
aXam iXamn

"maison" "maisons"
advar iduvav

"montagne" "montagnes"
tamyart timyavin

"vieille" "vieilles"
taXamt tiXamin

"chambre" "chambres"
tala tiliwa

"fontaine" "fontaines"

fém.

Quelques exceptions: 
/a/

arkas

"chaussure de peau" 
akli

"esclave noir"
/a/ ______

a S
TT •

/a/

arkasn

"chaussures"
aklan

"esclaves noirs"
/u/

uSan 
"j ours"

(Il s'agit toujours de noms à voyelle initiale constante à 
l'E.A.j § 4 .10. ) .
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- Voyelle /i/: /i/ 
tifirst 
"poire"

Quelques exceptions: 
/i/

iSr

"ongle"
r

"corne"

/i/
tifiras

"poires"

/a/
aSar

"ongles"
aSiwn

"cornes"

Voye lie /u/: /u/ 
uSn

"chacal" 
m Z.
"coeur"

/u/ 
uèann 
"chacals" 
ulawn 
"coeurs"

fc) autres indices du pluriel:

selon qu'il s'agit de:
1- un suffixe
2- une alternance vocalique interne
3- une combinaison des deux procédures.

On distingue entre:
- pluriels externes (+ suffixe)
- pluriels internes (+ alternance interne)
- pluriels mixtes (+ suffixe + alternance interne)

4.5- Les suffixes réguliers

sinaulier ----

masc . argaz 
"homme" 
aXam 
"maison' 
a fus 
"main"

pluriel

-----n
irgazn

"hommes"
iXamn

"maisons'
ifaSn

"mains"
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fém. taXamt : "chambre" , tiXamin:"chambres"
tamLalt :"oeuf" imLalin "oeufs"
tuSnt : "chacal femelle" tuSanin:"chacals femelles"

Un seul féminin a un pluriel à suffixe---n :
tayat : "chèvre" tiyTn :"chèvres"

4.6. Autres suffixes de pluriel:
— an (masculin)

akli : "esclave noir" aklan "esclaves noirs"
aS :"jour" uSan "jours"
id :"nuit" adan "nuits"
ilf :"sanglier" il fan :"sangliers"
uvti :"j ardin" urtan "j ardins"
On note quelques pluriels à suffixe ---wan, mais il

est aussi possible d'y voir une marque de pluriel ---an, la
semi-voyelle appartenant au lexeme nominal (pour lequel on
pose alors une variante de signifiant à finale /w/ au plu-
riel):

azKa : "t omb e" izkwan :"tombes"
izdi :"fuseau" izdwan :"fuseaux"

-(a)wn ^masculin) — (i)win (fém.) 
(noms à finale /a/)

%zm
"lion"
ism
"nom"
adfl
"neige"
inbgi
"invité"

xzmawn
"lions"
ismawn
"noms"
idflawn
"neiges"
inbgawn
"invités"

■(a)tn ('masculin)
ayuMu
"couvercle"

iyuMutn
"couvercles"

tayma
"cuisse'
tazQa

—  taymiwin 
"cuisses' 
tizywin

"maison en dur" "maisons en dur" 
tabarda tibardiwin
"bât" "bâts"

— (a)tin(fém.)
tilft ____ tilfatin
"laie" "laies"
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Tous ces suffixes irréguliers (— an, — (a)wn3 — (i)win, — (a)tns

—  (a)tin), se combinent,, le plus s o u v e n t avec des nominaux 
n'ayant pas trois consonnes radicales (allongement compensa
toire ? réapoarition au pluriel d'une ancienne radicale 
semi-vocalique ?).

4.7. Les alternances internes:

Ce sont toujours des alternances vocaliques. On préféré consi
dérer les quelques rares exemples d'alternances consonantiques 
comme des variations morphologiques du lexème lui-même, le 
pluriel étant toujours marqué par ailleurs; ex:

afuS ^ ifaSn adar ^ idaRn
"main" "mains" "pied" "pieds"
afud ^ ifaDn asif ^ isaFn

"genou" "genoux" "rivière" "rivières"
iyil ^ iyaLn

"colline/coudée" "collines/coudées"

Le jeu vocalique fondamental est:
Singulier ____ „ Pluriel

/i/,/u/,[s] /a/

Il peut se compliquer dans les unités comportant une première 
voyelle /a/:
— v -------- v ( —  ) ----- - — v -------- v ( —  )
/a/ /i/ / u / a /

/u/ /i/
[3]

f ■ W v -Mt, aqzun ____zan aqRu ____,, %q Ra

"chien" "chiens" "tête" "têtes"
amsis imsas ayazid iyuzad

TT C hctfc ÎT Tî ch3.fc s "
tamazirt timizar

"terrain" "terrains"

coq 'coqs
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Les pluriels mixtes: combinaison suffixe + alternance
iyi l iy aLn a fus
"bras, colline" "bras, collines'

ifaSn 
"mains '

4.8. Les lexèmes nominaux empruntés à l'arabe.

Ils conservent, le plus souvent, leur pluriel d'origine.
Ces pluriels sont réductibles au trois procédures berbères, 
même si la forme en diffère:

Pluriels externes:
Iqlam

"crayon"
Pluriels internes: 

leaDa 
"coutume"

Pluriels mixtes: 
leid

"fête religieuse" 
1 kas 
"verre"

Iqlamat (— at) 
"crayons"

lewayd 
"coutumes"

l syudat

"fêtes religieuses"
Ikisan

"verres"

Un certain nombre de pluriels sont formés sur des ra
cines lexicales complètement étrangères à celles du singulier:
tamTut 
"femme" 
fém./sing. 
tafunast 
"vache" 
fém./sing.

tilawin 
"femmes" 
fém./plur. 
tistan/tisita 
"vaches" 
fém./plur.

tixsi __
"brebis" 
fém./sing.

uLi
"brebis" 
fém./plur.

Ce phénomène n'est évidemment décelable que pour les noms d'ê
tres sexués: l'opposition ne peut être (référentiellement) 
établie malgré l'indépendance formelle, que pour cette sous- 
classe sémantique.
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4.9. L ’ETAT D'ANNEXION:
La marque de l ’Etat d ’Annexion connaît un nombre élevé de 
variantes; elles semblent toutes, fondamentalement, condition
nées par la structure phonique du lexëme.
Sa forme est indépendante de l'opposition Singulier ^ Pluriel.

Initiale du Nom: E.L. ^ E.A.
Etat Libre ______ Etat d'Annexion

( v . c . ) wa-

y—
(v.c.) yi- 

( i- (E.A.-))

(v.c.) wu-

ta-
(v.c.) ( ta- (E.A.-))

ti-

tu-

(v.c.) ( ti- 

(v.c.) ( tu-

(E.A.-))

(E.A.-))

(E.A.-) = Etat d'Annexion non-marqué, 
(v.c.) = voyelle initiale constante.

Cette schématisation fait apparaître que les variations 
morphologiques de la marque d'Etat d ’Annexion se situent au 
niveau :

1- du maintien ^ chute de la voyelle initiale de
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l'Etat Libre.
2- de la réalisation phonétique de la marque spécifi

que (éventuelle) de l'Etat d'Annexion.

4.10. Maintien de voyelle initiale d'Etat Libre: Noms à 
voyelle constante (v.c.):

- wa-
- yi-
- wu-

- ta-

- ti- 
- tu-

(E.A. non-marqué)

Thèmes Nominaux 
mono-syllabiques 
(1 ou 2 consonnes 
radicales).

aman, 'eau" . .. waman

akal j ’terre" wakal

aTan, 'maladie" waTan

aMus, 'saleté" waMus

akli , 'esclave noir" wakli

aS3 ' jour" waS

'sanglier" yiif
izm3 'lion" yizm

ism3 'nom" y ism

uSan3 ' j ours" wuSan

ul3 'coeur" wul

uSn, 'chacal" Y
wuSn

uRif, 'colère" wuRif

taklit 3 'esclave noire" taklit

tasilt3 'marmite" tasi It

tala3 'fontaine" ta la (E.A.-

tilftj "laie" 
tiraj "écriture"

tilft (E.A.- 
tira (E.A.-
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tuGi, "marmite" 
tuSnt, "chacal fém." 
tuSnaj  "nid de guêpes"

tuGi (E.A.-) 
tuSnt (E.A.-) 
tuSna (E.A.-)

Quelques exceptions cependant: (thèmes nominaux 
mono-syllabiques avec chute de la voyelle d'Etat Libre)

a fus, main .---- ». ufus adad — *-udad
afud, "genou" ufud "doigt"
adar, "pied" udar

(Tous ces noms ont la dernière consonne radicale tendue au
pluriel: afus ---* ifaSn

afud ifaün
adar idaRn )

4.11. Variations phonétiques: (semi-voyelle ^ voyelle)
- w ^ u-----:
w-----: est la variante de base, de loin la plus fréquente
(Noms masculins singuliers).

1 2Elle apparaît devant la succession [-c c ...]: 

argaz, "homme" ___» wrgaz

- u----: apparaît devant consonne non-tendue suivie d'une voyel
le /a/, /i/, /u/ ou [»], lorsque le thème nominal compte plus 
d'une syllabe:

1 ri 2 ; [y]C ...
E.A.

1 r 1 2ac [u]c ...
E.L.

afalku, "faucon" 
amalu, "ubac" 
abudid, "poteau" 
azMur3 "olives"
■ [azaMur]
abrnus "burnous" 
+[ab arnus ] 
adrwis "fou" 
*.[addrwis]

ufalku
umalu
ubudid
uzMur

ubrnus

udrwis
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Quelques mono-syllabiques ont pourtant un E.A. en /u/ (ancien 
di-syllabiques ?):

concerne essentiellement des noms masculins pluriels. Cette 
neutralisation de l’opposition E.L. ^ E.A. se produit devant 
la séquence:

- c [v]c . . .

lorsque le lexeme nominal comporte plus d ’une syllabe:

afus} "main" 
afud} "genou" 
adav3 "pied"

ufus
ufud
udar

4.12. i/i : Etat d'Annexion non-marqué

E.L. E.A.
izikrs "corde"
iz-LMr3 "agneau"
imakWarn3 "voleurs"
imDukal3 "camarades"
idurar3 "montagnes"

■izikr
iziMr

-imDuka l 
idurar



B. LES MODALITES DERIVATIONNELLES 
du NOM.
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- Le NOM d ’ACTION VERBALE (= N.A.V.): principaux types.

4.13» . Pour tous les verbes à radical long (§. 5.13-)» et, 
pour les verbes dérivés (+ morphèmes d'orientation), le N.A.V. 
est généralement obtenu par simple préfixation de la marque 

mie nominale a— :

Verbe : N.A.V.:

C1C2C3(A)C^C5 A:C1C2C3 (A) C^C5
parfois

1 2  3 4 AC C C C
ti----1

CXC VC^C1 2  ^ 4 AC C CJCln2 n3P4

(?VC2C3(V) A C1VC2C3(V)

dBz3 "matraquer" adBz3 "fait de matraquer"

. Dérivés:
s- as----

asiwl3 "fait de parler..."
aTw---

i
aTwak r, "fait d ’être volé’’

siwl} "parler, appeler"

Tw---
TwakWr}" être volé"
my— —  amy---
myuSan3"se connaître, rec." amyuSan,"fait de se connaître

rec. ’’
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4.14. . Pour les verbes à radical court, les procédures sont 
beaucoup plus variées et plus aléatoires:

Verbe : N.A.V.

1 2  3(rc cr
rwy , "remuer'

1 ? 3 AC C AC
arway, "fait de remuer"

parfois,
bzg3 "mouiller" 
yly3 "tomber"

1 2  3 AC C UC
a(b)zug —  aZug, "fait de se mouiller" 
ayLuy3 "fait de tomber"

(n)kr3 "se lever" 
mgr3 "moissonner'

et, . tAC1C2C:5A
tankra3 "fait de se lever"

' tamgra3 "fait de moissonner"

1 2 AC C
afg3 "voler" 
awy3 "emporter"

-1 2 AC^UC
aFug3 "fait de voler" 
aGway3 "fait d'emporter"

1-2 C C U
bdu, "partager,séparer" bTu, "fait de partager,séparer"

1-2C C I
s Mi3 "nommer"

1-2 AC C I
asMi, "fait de nommer"

- CVC(V)
sud, "souffler"

ACVC(V)
asudu, "fait de souffler"

C1C 2
Qn, "attacher"

tUC1C2A
tuQna, "fait d ’attacher"
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1 2 - o c
vz, "casser'

-  (V)^C^1 
Du, "aller"

tAC1UC2I (tIC1C2I) 
taruzi3 "fait de casser"

tl^C^IN
tiDin3 "fait d'aller"

- Verbes d'Etat 
à 3 consonnes: 
ibrik3"ê. noir"

tc1c2c5

tbrkj "noirceur"

4.15. Les nombreux emprunts à l'arabe sont une cause de 
déstructuration du système des relations formelles: l'emprunt 
garde souvent un nom d'action de forme arabe:

fhm3 ____ w Ifhama,
"comprendre" "la compréhension, l'intelligence"

(bien que afham ne soit pas exclu)
Ne sont présentés ici que les grands types de formations. De 
nombreux accidents (phonétiquement conditionnés) secondaires 
sont susceptibles de compliquer les correspondances.

Certains Noms d'Action Verbale comportent un préfor-
mant m---, qui semble être primitivement le préfixe des
d'Agent et adjectifs (§ 4.19.):

. timuya3 "fait de crier" (s)uy3 "crier"

. timzriwt,"fait de voir" zr3 "voir"

. timNa3 "fait de dire" ■ini3 "dire"

. anksum3 "fait d'entrer" ksm3 "entrer"

. angzum3 "fait de couper” gzm3 "couper"
On relève aussi quelques traces de formations archaïque
sans préfixe d'état:
. kavaf3 "paralysie" krf, "ê.paralysé"
. nadam3 "sommeil" nudm3 "avoir sommeil"
. taz, "faim" las• 3 "avoir faim"
. fad3 "soif" fad3 "avoir soif"
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Marque normale: . am—— --(a )-=■=■f
susceptible de connaître les variantes ;

. an— —  (a)-— ,
généralement devant radical comportant une labiale.

. im/(n)— —,
généralement devant radical comportant une voyelle /i/.

akwrj "vole" -----► amakw ar 3 ’’yoleur"
ks, "( faire )paître" amk§a3 "berger"
inig, "voyager" im-inig, "y©yageur"
zdy 3 "habiter" amzday3

,rhabitant"anzday,

adn3 "ê. malade" amuÿin, "niaiade"
Tf3 vtenir" anaTaf3 "tgni-ncier,métayer"

Il existe un autre mode de formation:
. C1C2(C3) _____ ^ AC1C2AC3 Nam d'Agent

(modèle d'origine arabe)

gzv3 "découper,entailler"_ agZar3 "boucher" 
kru3 "louer" akRay3 "locataire"
xdm3 "travailler" axWDam3 "travailleur"

4.16. - Le NOM d'AGENT:

- Le NOM D'INSTRUMENT: 
sont formés par préfixation de (a)s---;

rgl3 "boucher" — * asrgl3 "bouchon"
Lorsque le radical comporte une voyelle /i/ la marque vocali- 
que initiale s’assimile normalement en /i/:

Qs3 "piquer" — » isiQs3 "aiguillon, dard"
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4.17. • L'ADJECTIF: 
Principaux modes de formation,

- V 1C C2v C3 o<1 C2A C3 (+tension
(VERBES D'ETATS)

ifsus, "ê. léger" --- „ afsas3 "léger"
imlulj "ê. blanc" amLat3 "blanc"
imsus , "ê. fade/sans sel" amSas 3 "fade/sans sel"
ismum, "e. aigre" asMam3 "aigre"
iIwiy3 "ê. doux, lisse" 1 nWalG CL y j "lisse"
ismiçty "ê. froid" asMad3 "froid"
iwviy 3 "ê. j aune" awvay 3 "jaune"
izwiy3 "ê. rouge" „w azG ay3 "rouge"

-  V 1 C C2V C3 A C C2C3A N (+ tens
(VERBES D'ETATS
ESSENTIELLEMENT)

ibrik3 "ê. noir" -.► abrkan3abRkan3 "noir"
ifsus3 "ê. léger" afsasan 3 "léger"
. w . „xy z%f3"ê. long" j.ay Zfanj "long"
iwzil3 "ê. court" awZlan3 "court"
iwsiv3 "ê. âgé" awSran3 "âgé"
izdig 3 "ê. propre" azDgan3 "propre"
UZUVy "ê. gros" azuran3 "gros"
a$ay 3 "ê. lourd" azayan3 "lourd"
yav/Qar «ê. sec" aquran3 "dur, sec"
êab 3 "ê . chauve" asiban3 "chauve"

i o C2C3 1U C 2 7> C I CD
krf3 "ê . paralysé" . . ► ukrif3 "paralytique"
sby3 "ê . teint, peindre" usbiy3 "teint, fardé
ngf* "hâleter" ungif3 "idiot"
sbh3 "ê. beau" usbiïi3 "beau"



Bryl, "ê. aveugle" 
Zgzw, "ê. vert-bleu" 
Drwà, "ê. fou"

adryal3 "aveugle" 
azgzaw, "vert-bleu" 
adrwiè, "fou"

PREFIXE — m--- (am/n---u)
(voir aussi Noms d ’Àgents, § 4.16.)

laz j "avoir faim" . . . . . . amLazu, "affamé"
yrs/Qrs , "ê .  déchiré" amQarsu, "déchiré"
eab3 "ê. estropié" aneibu, "estropié"
rkuj "ê. sale, répugnant" amRku, "répugnant
zwir j "précéder" amzwaru "premier"
nw . "ê. à l’arrière" anGaru, "dernier"
dim, "avoir tort" amTalmu , "fautif"

4.18. Les Morphèmes Adjeotiveurs bu/M-, war-: 
tous directement préfixés au NOM.

. bu + Nom à l'Etat = "possesseur de, caractérisé par 
d'Annexion (détermine un nom masculin)

Lorsque l'initiale du Nom est/u— ,w — / (Etat d ’Annexion des 
Noms masculins), il y a généralement assimilation complète à 
la voyelle /u/ du préfixe bu-:

bu - qRu -̂--  bu - uqRu
à tête

= "qui a la tête dure, coléreux..."
(voir aussi C.467)

. M + Nom à l’Etat = "possesseur de, caractérisé par, 
d'Annexion (détermine un nom féminin).
M - tismin 
à - jalousies
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bu-et M- (tous deux d ’origine arabe) sont les variantes combi- 
natoires d'un monème unique, l'apparition de l’une ou de 
l'autre étant déterminée par le genre du Nom point d'inci
dence du synthème adjectif (= marque discontinue de genre).

. war Nom à l'Etat = "privé de, sans" (invariable).
Libre

Les Adjectifs numéraux ordinaux :

mis à part:
. "premier(e)", amzwaru (tamzwarut)
. "dernier(e)", anGaru (tanGarut)

(voir ci-dessus § 4.18.).
les adjectifs ordinaux numéraux sont formés par préfixation
du groupe wi-s (masculin)*^ ti-s (féminin) aux noms de nom
bre :

. wi-s-tlata3 . ti-s-tlata3

"(le) troisième" "(la) troisième"

4.19. • LES NOMS DE NOMBRE:
(Sur la morphologie et la syntaxe des numéraux, on con
sultera GALAND, 1965 b).

. Le nom de nombre est toujours suivi d'un NOM à 
l'Etat d'Annexion.

. Entre 11 (hâas) et 19 (Tsetaê)s le fonctionnel n, 
"de" peut (facultativement) s'intercaler entre le nombre et le 
nominal déterminant:

. tnas alaf: "Dix mille" 
ou, . tnaé n aZa/:"Dix mille."

(22) Ce monème est évidemment apparenté à la négation ver
bale ar.
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Masculin
4.20.

1. yiwn
2 .
■z

sin

Numération
J *
4.

empruntée 5,
à l'arabe 6.
dialectal 7.
à partir 8.
de 3 • 9,

10. 
11, 
12 ,
13,
14,
15.
1 6 .
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23. 
30.

100.

Féminin 
yiwt 

anat

tlata 
rwsa/rbea 
xmsa 
s Ta 
sbea 
tmanya 
Tsaa 
â éra

hâas/hdaé 
tnaë 
tltaé 
rwstas 
xmstas 
s Tas 
sbetas

Y
tUntas 
Ts £ tas 
esrin
wahd u esrin 
tnq.yn u esrin 
tlata u esrin 
tlatin 
mila



MODALITES PERIPHERIQUES
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4.21. • MODALITES LOCATIVES ("DEICTIQUES") du NOM:
(Toutes suffixées au Nom).

. proximité immédiate:
-a, -agi, -agini 

Variante archaïque (discours littéraire/religieux):
-ad

. éloignement : 
ihin, -iNa

Variante archaïque (discours littéraire/religieux):
-in 

. absence:
-Ni

Variante archaïque, attestée après quelques unités nominales 
en emploi d'autonome ("temporels", voir § 11.5 .-11.6.):

-n (après consonne): imir-n, "à ce moment-là"
-yn (après voyelle ): azKa-yn, "le lendemain"

proximité : -a, agi, agini / (ad)
éloignement : -iNa3 ihin / (in)
absence : -Ni / (n)

Ces variantes ont été relevées dans une prophétie attri
buée au Six muhnd w Ihusin:
(1) - a  k y - ldi vBi tiBWura gWMad-in3 gWMad-ad.

-Non- â toi il-ouvre Dieu portes rive-là-bas rive-ici 
Réel

- "= Que Dieu t'ouvre toutes les portes, sur cette rive 
(Algérie) comme sur l'autre (France).
(adressée à un candidat à l'émigration en visite de pèlerinage).
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Les modalités à initiale vocalique, (a,t-), ont une- 
semi-voyelle /y/ après nom à finale vocalique:

tala - yagi tama-yiNa
fontaine-ci côté-là-bas
"cette fontaine-ci" "ce côté/coin là-bas"

MODALITES PERSONNELLES ("possessifs", Voir § 7.5.-6.)

4.22. MODALITE D'ALTERITE: "autre"
Un monème unique, invariable: -Nidn

aS - Nidn 
jour - autre 
"un autre jour"

Après les substituts déîctiques définis de la série de base 
(§ 7.8. )j on relève les allomorphes:

-yd et -yid
(après singulier) (après pluriel)

wa - yd wi - yid
celui-ci autre ceux-ci autres
"un autre" "d'autres (masc.),certains"
ta - yd ti - yid
celle-ci autre celles-ci autres
"une autre" "d'autres(fém.),certaines"

4.23. MORPHOLOGIE POSITIONNELLE DES MODALITES PERIPHERIQUES 
DU NOM:
La combinaison simultanée d'un nominal avec plusieurs modalités 
périphériques se fait toujours dans l'ordre suivant:

NOM + (mod. locative) + (mod. personnelle) + (mod. altérité)
aXam - N i  - ins - Nidn

maison - en question - de lui - autre 
"son autre maison en question"
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4.24. PRE-DETERMINANTS du NOM:
. hasa, "seulement" 
siwa3 "
ala3 "

. ma-d, "quant à, pour ce qui est de" (C.142/158/169/314 ...) 

. xasj "seulement, rien que"

. ula-d "même,aussi"(C.031/074/209/227/357/433/476/562)

. yaL, lal3 "maint(es), nombre de"(C.265)

. yir 3 "mauvais, mal".

Ces unités précèdent un NOM à l'Etat libre.
Seul yir constitue un véritable synthème avec le nom subsé
quent qui peut perdre sa voyelle initiale, lorsqu'il s'agit 
d'un nom masculin à marque /a/:

yir aqêiS ou, yir qsis
"mauvais garçon" "mauvais garçon"
vilain vilain

(Sur le détail de la morphologie de cette unité, voir 
BASSET-PICARD, 1949).

(Les morphèmes
. bu- / M- , "caractérisé(e) par, possesseur de, à"
. war , "privé de"

qui précèdent aussi le NOM ne sont pas de simples déterminants; 
ils sont traités avec les morphèmes dérivationnels en §4.18.



LES MODALITES DU VERBE:

A. LES MODALITES CENTRALES:
- RACINE - SCHEME - THEME
- LES INDICES DE PERSONNE 

. Le "Participe"
- MODALITES ASPECTUELLES

B. LES MODALITES DERIVATIONNELLES:
C. LES MODALITES PERIPHERIQUES:

- MODALITES D'ORIENTATION SPATIALE
- MORPHOLOGIE POSITIONNELLE DU 
GROUPE VERBAL.



MODALITES CENTRALES.
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5.1. RACINE - THEME - SCHEME:
(CANTINEAU, 1950)

Sur toute forme verbale, lorsqu'on a éliminé l'indice de per
sonne (toujours isolable), il reste le Thème; 
le thème verbal est (au minimum) l'amalgame:

a) d'une racine lexicale, support du signifié lexéma- 
tique pur. Elle est, généralement, consonantique.
(La notion de racine a, dans le domaine chamito-sémitique une 
valeur essentiellement synchronique: c'est la base commune 
d'un champ dérivationnel).
Et,

b) d'un schème qui est le signifiant amalgamé à la
. - (23)racine, de la modalité d'aspect :

aru, racine: r (— - tira ,"écriture")
Thème 1 ^ Thème 2 <\< Thème 3
(Aoriste) (Prétérit) (Aoriste Intensif)

aru uri/a T'aru
Schème 1 Schème 2 Schème 3
a-u u-i/a T'a-u

On voit que le schème et la racine sont toujours profondément 
imbriqués; de plus, la morphologie schématique est d'une com
plexité extrême. Plutôt que de partir des constituants mini
maux, difficilement isolables, on retient généralement le thème 
comme base de description:

Thème = racine lexicale + modalité aspectuelle
(amalgamées)

(2 3) On exclut ici le cas du verbe dérivé dont le thème com
porte en plus un morphème dérivationnel (voir §.5 .25-6).
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LES INDICES DE PERSONNE:
5*2. . le système régulier:

concerne l ’écrasante majorité des verbes. Série unique, se 
combinant avec le verbe, quelle que soit sa modalité d ’as
pect .

1ère
0. , . 2ème Singulier

3ème masc.
3ème fém.

1ère
2ème masc.

Pluriel 2ème fém.
3éme masc,
3ème fém.

$ conformément à la règle (1) (§2.35.)» cette marque est 
généralement réalisée [-T] dans ce parler.
$ $ Il existe une variante, rare, de la première personne du
pluriel, à suffixe - t(n---t) dont le statut est indécis en
kabyle (voir §.15.2.).

L'alternance y/i- (3ème pers. masc. sing.) est bien 
de nature morphologique, même si le conditionnement en est 
phonique ;

1 2  -1 y- apparaît devant [-C C ...] ou [-C ...]
(2consonnes successives ou consonne tendue)

 ̂ 1i- apparaît devant la sequence [-C V...], [V] pouvant 
être /a/, /i/, /u/ et [3].

(verbe)

yyi

* *

m
mt
n
nt

je”
tu"
il"
elle"

nous"
vous (masc.)" 
vous (fém." 
ils" 
elles"
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y - rgl y -V a
"il - a/est bouché" "il - est allé"
i - ru % - fVx 1-foD9x]
"il - a pleuré" "il - est écorché

contusionné"
Mais, cette distribution n'est vérifiée que dans le synthème 
verbal; dans les mêmes environnements phonétiques, on peut 
rencontrer des oppositions pertinentes entre /i/ et /y/, 
lorsqu'il s'agit d'unités non-verbales:

NOM: 'izva ^ yzra
"pierres" "pierres"
+ E.L. + E.A.

VERBE: y ~ (seul possible)
"il - a vu"

Ceci n'interdit d'ailleurs pas, dans une perspective de 
standardisation, d'adopter systématiquement l'une des deux 
variantes {y-/i~) dans les notations.

5.3. Il se produit une assimilation complète lorsque le 
préfixe d'indice de personne t—  est immédiatement précédé 
de la modalité pré-verbal ad ("non-réel").

/ a d  + t--- / [ a T--- ]

Ceci a donc lieu pour les:
2ème pers . sing. /ad t— d/ [aT*— d] 

p^ur 2ème pers. masc. /ad t— m/ [aT̂ — m]
2ème pers. fém. /ad t— mt/ [aT̂ — mt]

Un phénomène similaire se produit quand le préfixe t—
est précédé de la modalité D ("orientation vers le locuteur")
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2ème pers. sing.
Plur 2ème pers. masc. /... Dt— / ...[D— ]

2ème pers. fém.
Ici, l'assimilation se traduit par la disparition totale du 
premier élément du monème discontinu de personne.

On notera aussi que la marque suffixée de 2ème person
ne du singulier, — d, s'assimile régulièrement à l'initiale 
/t/ des pronoms personnels affixes directs (règle 7 , § 2.34.) 
lorsque les deux éléments sont en contact immédiat:

2ème pers. sing. /t---d/ + /t/ — >- [t---T]
"le"

+ /tn/ — *• [t---Tn]
"les, masc."

+ /tnt/ — *■ [t---T(n)t]
"les, fém."

Tous ces phénomènes que l'on a souvent considéré comme des 
variations morphologiques sont en fait le résultat d'assimi
lations phonétiquement prévisibles (§ 2.33.-34.).

5-4. Le système des indices personnels des verbes d'Etat: 
Quelques dizaines de verbes (voir inventaire § 5.6. ) ont 
des indices de personne particuliers au thème de prétérit.
Aux autres thèmes (aoriste et formes secondaires de l'aoriste), 
ces verbes se combinent avec les indices de personne réguliers. 
Cette série spécifique de marques personnelles du prétérit 
est caractérisée par deux traits:

1. elle n'est constituée que de marques suffixées 
(par opposition au système régulier dont les indices sont 
préfixés et/ou suffixes).

2. les oppositions du pluriel sont entièrement neu
tralisées (une forme unique pour toutes les personnes du 
pluriel).
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1ère pers . ------  y
2ème pers . ------ d
3ème pers. masc.------
3ème pers. fém. ------  t

------ it
(forme unique)

5.5. Ce système, très particulier, est encore bien vivant 
en kabyle: il caractérise ~ 60 verbes qui sont, pour la 
plupart, d'usage courant. Mais, sur l'ensemble du domaine ber
bère, il est en nette régression. Même en kabyle, de nombreux 
indices montrent qu'il perd du terrain au profit du système 
régulier (unique):

- certains verbes se combinent indifféremment avec 
les deux séries de marques (système régulier ou système des 
verbes d'Etat); on relève aussi bien:

wer - n que , wev —it
sont sévères-ils sont sévères-plur.

= "ils sont sévères" = "ils sont sévères"
(marque régulière) (marque de verbe d'Etat)

- quelques unités ne s'associent qu'en partie à la 
série des marques suffixées:

3ème pers. masc. sing. ---► y-wer
(= marque régulière préfixée) il-être sévère

mais,
Toutes pers. plur. ---». wer -it

être sévère-plur.
- un grand nombre de verbes, qu'on a de très sérieuses 

raisons de considérer comme d'anciens verbes d'Etat (et qui le 
sont encore sémantiquement), ne se combinent plus qu'avec la 
série régulière; ex:

Singulier

Pluriel :
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yar / qar 3 "être sec?, se dessécher"..."
(sur lequel est formé un adjectif g.quran, "sec").

Cette catégorie de verbes g'enrichit cependant de
certains emprunts à l'arabe: les "adjectifs passifs" arabe 

1 2  3de forme m C C V C sont traites cpmme des verbes en kabyle 
et se combinent aux indices de personne suffixés:

. mshur, "ê. connu, réputé"
— - mshur - it 

ê. réputé - plur.
5.6. Verbes à Indices de Personne suffixes au Prétérit:

. L'astérisque signale les verbeg qui ne se combinent que 
partiellement/sporadiquement avec les indices de personne 
suffixés.
. De nombreuses unités recensées gomme verbes à indices suffi- 
xés par DALLET (1953, p. 424-427) sont inconnues dans le par^ 
1er (notamment, parmi les emprunts à l'arabe).

amray 3 "ê, difficile"
aylay, cher (prix)"
asray3 "ê. facile"
astay3 "ê. criblé, filtré
azfay, "ê. corpulent"
a%ay t "ê. lourd"
hrsw3 "ê. rugueux"
ibnin3 "avoir du goût"
ibrik3 
* .

noir"
ibeid,
* "1, loin"
idyiq3 "ê, étroit"
ifsus3 "ê.. ifger"
ihriw3 "ê, lârge"
itili l3 "ê, lipite"
ihiliw3 "ê f deux"
ihnin3 "avoir? bon coeur"
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i I w i y, "ê. doux, lisse"
'imlut, "ê. blanc"
■imlih, "ê. joli"
■imviy, "e. sale"
imyur , "ê. grand"
i m s u s , "ê. sans sel"
-imziy , "ê. j eune"
■iqdie , "ê. tranchant"
iqlilj " ê . rare,
iqrib "ê. proche"
iqriti, "faire mal"
i q s i h3 "ê. piquant, acide"
irq'iq, "ê. fin"
i-rxi-s 5 "ê. bon marché"
irzig  , "ê. amer"
. W . jy
ty ztf, "ê. long"
■isdif y "ê. sombre"
r ishil, "ê . facile"
'Lsl'ÎW, "ê. fané"
■Lsmid, "ê. froid"
-ismurrij "ê. acide"
I w f a y , "ê. gras, corpulent
iwr-iy, "ê. j aune"
iwsir 3 "ê. âgé"
i w z i lj "ê. court"
zwe-iv "ê. sévère, diffici
'Lws'ie, ”ê . large, étendu"
¿xfif. "e. alerte"
■izdi.g3 "ê. propre"
izfir, "ê. fade"
izrir, "ê. clair"
i z w i y , "ê. rouge"
izid, "ê. sucré"
■ie ziz j "ê. cher"
m d r u v  , "ê. dans la gêne"
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mhrum "ê . interdit"
mkruh "e. haï "
mqbulj "e. accepté, accordé
mrhum, "e. élu (de Dieu)"
mryubj "e. détestable"
mshur, "ê „ réputé, connu"
ms tuh3 "ê . petit"
medur , "avoir raison"
mefun, "e. répugnant"
mezul, "ê . mis à l'écart"
mu&ae, "ê. réputé"

5.8. Les Indices de personne de l'impératif:

Le thème d'impératif, identique à celui de l'aoriste (ou de 
l'aoriste intensif, voir § 15 . 8 .-15.16 ) , se combine aux mar
ques personnelles suivantes:

2ème pers. sing. ------ (marque zéro)

Pluriel
2ème pers. masc. ------t
2ème pers. f é m . ------mt

Ex: Fy, "sortir"
- F y! "sors"
- Fyt! "sortez" (vous, hommes)
- Fymt ! "sortez" (vous, femmes)

Quelques verbes connaissent, à la 2ème personne du 
masculin pluriel ("vous"), les variantes:

------ aw: Qimaw, "restez" (Qim, "rester")
------ at: Qimat, idem

ruhat, "partez" (ruh, "partir")
5.9- Le participe:

forme unique (incompatible avec les modalités de personne), 
construite sur la 3ème personne du masculin singulier des 
différents thèmes verbaux:
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PARTICIPE (forme de base) 
y --------- n y - Ca, "il - a mangé" (Prêt.)

I
thèmes y - Ôa - n3 "ayant mangé"

. Prétérit 

. Aoristes

Pour les verbes d'Etats, le participe du thème Prété
rit ne comporte que l'élément suffixé /n/:

--------- n mQr3 "il - est grand" (Prêt.)
thème Prétérit — *■ mÇfr-n, "étant grand"
des Verbes d'Etat 

(Ce trait, ainsi que la comparaison inter-dialectale, permet 
d'établir, qu'historiquement, le participe est bien formé sur 
la 3ème personne par simple suffixation du morphème -n.

Les participes féminin et pluriel, bien connus en 
touareg et en chleuh, ne sont attestés qu'à l'état de traces 
en kabyle).

5.10. Précédé de la modalité négative wr/ur, le participe a 
la forme :

. {uv) n ------  uv y-Ci, "il-n'a pas mangé"(Prêt. Nég.)
Nég. Thèmes — uv n-Ci, "n'ayant pas mangé"

.Prêt.(Nég.)

.Aoriste

Avec les verbes d'Etat au thème de Prétérit, la permu
tation attendue:

affirmatif: ------  n
négatif: — (wv) n ------

n'est pas toujours réalisée; on relève indifféremment:

'n'étant pas grand"
et, (wr)n------  ut n-mQr
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MORPHOLOGIE DES OPPOSITION?, ASPEICTIVES.
5.^1. M&.çèçili-tés pré-verbales :

- açt ('NON-REEL; § 15. 21.) CQpnaîfe plusieurs varian/tta 
contextuelles obligatoires :

— Y a 5 lorsqu'elle précède immédiat eïRefit 
. indice ç|e personne n- de 1ère personne 4ü pluriel (série 
normale, | 5,2.):

(1) a n - awd (et non qd n-=ai$d)
Non- nous-arriver

Réel +Aoriste
="nous arriverons"

. un,e: modalité "satellite" du verbe (prQnQm personnel affixe
o,u modalité d ’orientation spatiale, voip §§,28.-5,30, ) ?

(2) a t ny - y (et non ad t ny-y )
Non- le tuer-je

Réel Pronom
Direct + Aoriste 

= "je 1§ tuerai"
ad est possible devant pronom affixe direct/indirect si 
ces unités ont la forme à voyelle initiale /a/ (§ 7,3,):

(3 ) ad at ny -y 
Non- le tuer-je

Réel Aoriste

(4) ad as ini -y (au lieu de q § -Lni-y)
Non- lui dire-je

Réel +Aoriste
="je lui dirai"

(5) ad aï) awi - y (au lieu de a D awi-y)
Non- ici amener-je

Réel +Aori ste
="j'en apporterai"
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5-12. Cette réalisation est fréquente lorsque le syntagme 
verbal est en fonction subordonnée, notamment après:

- les subordonnants ar, "que, jusqu'à ce que"
ma, "si"

- un verbe opérateur déclaratif ("subordonnée sans 
marque monématique", § 30.2.-18.):

ini , "dire", Gai , "jurer"

2 ^___„ d, après le subordonnant propositionnel ar , "jusqu'à
ce que"

(6) argu ar d y - awd 
attends jusque Non- il-arrive

Réel
"attends jusqu'à ce qu'il arrive"

Si le syntagme verbal comporte la modalité d'orienta
tion spatiale -D (pré-posée au verbe), il y a alors assimila
tion av d D--- ar D---.
Le même phénomène peut se produire avec la modalité d'orienta
tion spatiale -n ar d n—  ou ar n— .

___► ara: (et sa variante secondaire â) est obligatoire
lorsque le verbe est en fonction de déterminant prédicatoïde 
de Nom:

(7) d wa ara y - Du-n'
Act.+celui-ci Non- venir

Réel Aoriste + participe.
="c'est celui-ci qui viendra"
La variante a est nettement plus fréquente dans le par

ler étudié, mais, ara est plus général dans l'ensemble du dia
lecte, et, est employé plus ou moins sporadiquement par tous 
les locuteurs; ara est en fait l'amalgame de ay, "ce" + ad 
"non-réel"(voir §.7.11.).
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- a : "ACTUEL-CONCOMITANT" 
connaît les formes en variation libre:

—*. . a (la plus fréquente)
. la 
. ata

Il existe, au moins dans la poésie, deux variantes archaïques 
ar et da, bien connues dan? d'autres dialectes berbère (Chleuh. 
Tamazight).

5.13- Morphologie thématique:

(Sur la notion de thème, voir § 5.1.)

La morphologie des oppositions thématiques à fait l'ob
jet de travaux très importants: BASSET, 1929 b pour le berbère 
en général, et, DALLET, 1953, pour le kabyle.

Ces deux études sont extrêmement fouillées et portent 
sur des nombres très élevés de verbes (plus de 3500 pour 
DALLET).

On se limitera ici à une présentation des grandes ten
dances du système des alternances thématiques.

Ces alternances sont, pour une large part, prévisibles 
à partir de la structure phonique du verbe; connaissant l'un 
de ses thèmes, on peut, avec des probabilités de réussite 
sérieuses, prévoir la forme des autres thèmes.

On distinguera les catégories formelles suivantes: 
(toutes les données numériques sont établies à partir d'un 
total d'environ 4000 verbes)

A. Radicaux Courts 
env. 55 % des 
Verbes

(V) C1(V)
C1(V)

(V) C1(V) C2(V)
C1C2(V)
C V C 3 (30 % des verbes)
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B .Radicaux longs 
env. 45+$ des 
Verbes

(V)C1(V)C2(V)C3(V) 
C1(V)C2C3 
C1(V)C2C3 
C1C2(V)C3C4 
C1C2C3(V)C4C5

30 %

15$

5.14. Mais, ce relatif équilibre entre les deux catégories 
ne se maintient pas dans le discours: les verbes à radical 
court y représentent env. 85% des occurences verbales; sur ce 
pourcentage, la très grande majorité est constituée de mono-ou 
bi-consonnes (env. 75 à

- Un verbe distingue au maximum quatre thèmes:

. Aoriste ~ Aoriste Intensif

. Prétérit ~ Prétérit Négatif
Ce système est celui d'environ 20 % des verbes; tous ne comp
tent qu'une ou deux consonnes radicales:

(V)C1(V)

C^V)

(V)C1C2

g,
"faire" 

Su, 
"étendre"

7 wak r,

as,
"arriver"

G

"laisser"
1s

"vêtir"

ili

"être"

C1C2(V)

1 2 C C

"voler" 
fsu,

"s'épanouir"
ks

"paître"
Ces verbes appartiennent généralement au fond lexical 

commun berbère, ils ont presque tous une fréquence élevée dans 
le discours (env. 40% des occurrences verbales).
Ce système est donc bien ancré dans la langue.
Sa relative faiblesse numérique absolue est nettement compen
sée par son importance dans l'usage.
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5*15. - D ’autres verbes n'opposent que trois thèmes:
Aoriste ~ Aoriste Intensif 
Prétérit
(env. 10 % des verbes).

Ce jeu thématique est essentiellement celui de verbe des types 5
1 2 C V c

1 2  3 C V C C3V :

1 2  3 4 C C V C^C

fad, zal
"avoir soif" "prier"

nulfu3 yunfu
"inventer" "dégoûter" 

gvivb 
"dégringoler"

ou,
Aoriste ^ Aoriste Intensif 

Prétérit Négatif 
(env. 30 % des verbes)

Système qui est celui de la quasi-totalité des verbes trilj- 
tères à voyelle zéro

fvg, gzm1 2  3 . C C C

- Enfin, près de la moitié des verbes n'en distinguent 
que deux:

Aoriste ~ Aoriste Intensif 
(env. 40+% des verbes)

Appartiennent à cette catégorie:
- Quelques verbes à 

radical court

- La nette majorité 
des verbes à radi
cal long

C U

C V C

(-)C V C C

c c(v)c c 

C C C(V)0 c

vu
"pleurer" 
rufy, yil
"aller" "croire*'

kuRs 
"hésiter" 

grurê 
"s ' écrouler” 

fymums 
"grignoter"
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5.16. . L'opposition Aoriste ^ Prétérit:

Si l'on ne tient pas compte du Prétérit Négatif, environ 
des verbes ne connaissent pas de distinction entre ces deux 
thèmes (PENCHOEN, 1966, avance un pourcentage de 80$ pour le 
chaouïa de l'Aurès). On notera, là encore, que la rareté abso
lue de la distinction est sensiblement compensée par sa fré
quence dans le discours: presque tous les verbes qui la con
naissent appartiennent au vocabulaire fondamental (env. 50+$ 
des occurrences verbales dans le corpus).

La distinction est marquée:
- par une alternance vocalique (le plus souvent)
- et, très rarement, par une alternance consonantique (notam
ment pour les verbes d'état, § 5.4.—5.7.).

L'alternance vocalique fondamentale est:
-Aoriste /a/ ---► Prétérit /u/

On relève aussi, beaucoup plus rarement,
-Aoriste /i/ -- ► Prétérit /u/

et, - " /i/ " /a/
" zéro " /i/j /a/, /u/

Un verbe peut combiner deux alternances vocaliques:
- alternance pré-radicale + alternance post-radicale:

af --* ufi/^
"trouver"

- Prétérit à tension consonantique; ce phénomène concerne:
. quelques mono- et bi-litères normaux:

I c I ___ c I/A

ini , "dire" Ni/a
i li , "être" Li/a

C A C ___ e u e

y ar Qur 3 '
las Lus
fad fud} 1
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. la majorité des verbes d'Etat:
(seuls sont exclus ceux de forme A C C A C e t U C U C )

- t r. r. v r. — C C(V)C
iswiy — ► zG ay, ibrik — - bRik, imzy — ► mZi/j
"ê. rouge" "ê. noir, "ê. petit"
imlul _». mLul, • 1 • t nW% iwzy — Lu ay, iyWzif—=*. yWZif,

"ê. blanc" " ê . 1:o se" "ê. long"
nwzmyur mQ r, imriy — ► mRy, ismid _,, sMd,

"ê. grand" "ê. sale" "ê. froid"
iwzil wZil, iwsiv wSr, izdig _» züig,

"ê. court" "ê. âgé" "ê. propre"
- A C A C

azay 
"ê. lourd"

C A C 
Zay

5-17- . L'opposition Prétérit ^ Prétérit négatif:

La distinction est faite par une (toute) petite moitié des
verbes (env. !+5~%) . Elle n'est attestée que pour des verbes
à radical court (jusqu'aux trilitères à voyelle zéro). Elle
est donc bien représentée dans le discours. Elle est marquée
par l'apparition d'une voyelle /i/ dans la dernière syllabe
du verbe:

1 2  3 . C C C _
1 2 . crc

C'

Le thème de prétérit négatif est en réalité assez 
instable; son emploi varie nettement:

. en fonction des locuteurs (les jeunes générations parais
sent le pratiquer moins)

. en fonction du contexte: en proposition subordonnée sans 
marque (§ 30.2.-30.18. ), notamment après un premier verbe dé
claratif, le thème négatif apparaîtra toujours:

1 2  3 C C I  CJ : z g r ^ zgir, "traverser"
2C I  C : gr gir, "introduire"

C1C2I : fvu fri, "séparer"
C1! ai/y a gi, "faire"
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(8) GuL -y uv y - Di

jurer-je nëg. il venir 
+prét. +prét.Nég.
= "j’ai juré qu’il ne viendrait pas"

Dans d ’autres environnements, on entendra fréquemment un thème 
de Prétérit normal.

. en fonction du style: le discours soutenu, poétique et 
religieux, conserve mieux ce thème.

On notera que ce thème n ’est pas spécifiquement "né
gatif" puisqu’il apparaît aussi après certains hypothétiques 
(voir § 15.10.).

5.18. • L ’opposition Aoriste ^ Aoriste Intensif:

Tous les verbes connaissent cette distinction.
L ’intensif est marqué par:

- un préfixe T- (parfois t-)
ou,

- la tension d ’une consonne radicale:
1 2  3 1-2 3 . C C C ■ --► C C CT
1 2  1-2 . C C U C C U
1 2  - 1 2  . C C C1C

1-2 C C
et/ou,

- une alternance vocalique, d ’où:
. tension consonantique + alternance vocalique:

9n -- *■ Gan , "dormir, s’allonger"
.T'—  + alternance vocalique:

(n)Kr— ► • Tnkav, "se lever"
. une alternance vocalique (cas de tous les verbes 

dérivés, voir CHAKER, 1973 a):
Siwd -—  ̂ Sawad , "faire parvenir"



5-19. • Les principale 
verbes :

Les formes sont toujours
Aoriste 
(Prétérit)

- Monolitères:
1. c ^ t c 

ci/ 'V c iB.

2. c v 'v T' c v

3 • v c
a) /v/ = /a/

a c ^ T' a c . «s, "arriver"
u c i, ~ uci / a

b) v = /i/ ou /u/
v c ^ T7v c . if; "ê.supérieur? meilleur"
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. ili, "être"

. aru, "écrire"

. usu , "tousser"

4 . v c v
a) i c i  ^ T ' i c i

C i ,  ^ Ci /a

b) a c u  ^ T' a c u 
u c a ^ u c i

c) u c u  ^ T'u c u

s sous-gg|iéjgories thématiques» de

présentées dans l'ordre:
Aoriste Intensif 
(Prétérit Négatif)

. g, "faire, ê.fait" 

.pu, "pleurer"
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- Monolitères à radicale longue:
1. C ^ t/T C (parfois, T/ a C a: G, "laisser"

VaC i ,  ~ C I  . GW , "pétrir" R, "rendre"

2. C v 'v t/T C v (t- étant plus fréquent)
C i ,  ^ C i  .Du, "aller"/ Ci

5.20. - Bilitères:

1. c e  'v C a c . gr, "introduire, mettre"
c c ^ c i c

2. c c 'v c C . ry, "brûler"
c c i , ^ c c i /a

3. c c u  ^ c C u . bru, "lâcher" 
c c i , ^ c c i/ cl

4. a c c  ^ T a c c  . afg, "voler" 
u c c  ^ u c i c

5. c v c
a) c a c  ^ T ' c a c  . fad, "avoir soif"

b) c a c  -v T ' c a c  . sax, "s'effondrer (terrain)"

et v = /i/ ou /u/
c) e v e  'x- T ' c v c  . y il, "croire"

6. v c v c
a) i c i c ' v  T ' i c i c  .ifviv , 11 surnager" 

u c a c -----
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b) u c a c  ~ T ' u c a c  . urar, "jouer"

c) a c a c  ^ 'F a c a c . agWar, "être en plus'
u c a c

7. v c c v
a) a c c u  ^ T ' a c c u  . argu, "rêver1

u c c a

b) u c c u  ^ Tv u c c u  . ulwu, "être affaibli" 
u c c a ------

8. c a c i ^ T' c a c i . favq, "se séparer de"
c u c a ------
c a c i

5-21. - Bilitères à radicale longue:
1. C e  t/T' C c (t- est plus fréquent)

--- C i c . Qd, "brûler, passer au feu"

2. c C i ^ T c C i . sMi3 "nommer" 
c C a ------

- Trilitères:
_ #1. c c c  ^ c C c  . mgr, "moissonner"

--- c c i c
$ quelques exceptions en T' c c a c:

. (n)kr --►. T'nkar, "se lever"

. Ixs Tlxas "tremper"

. yrs Tyras, "déchirer"
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5.22. _ Verbes à radical long (§ 5 .13. ): 3, 4 ou 5 consonnes.
Ces verbes n'ont jamais de Prétérit Négatif. Le plus souvent, 
ils ne distinguent pas non plus 1'Aoriste du Prétérit. Le sys
tème d'alternances prédominant est donc binaire:

Aoriste-Prétérit ^ Aoriste Intensif

- L'Aoriste Intensif:
est toujours formé par préfixation du morphème y-;
En outre,

- pour tous les verbes à voyelle zéro, il y a apparition 
d'une voyelle avant la dernière consonne radicale:

. /i/ pour les verbes c C c __ T' c C i c
c c c c _T' c c c i c

bDl — ► 'PbDi.l, "changer"

. /a/ pour les quinquilitères:
c c c c c __ T  c c c c a c

- pour les verbes comportant une (seule) voyelle interne, 
celle-ci est généralement répétée avant la dernière radicale:

1 2 3. c v c c __ _ T c v c v c
1 2(c et c pouvant être indifféremment simples ou tendues) 

farq __  Tfavaq, "se séparer de"

. c c v c c __„ rF c c v c v c

. c v c c c ___ T' c v c c v c

. c c c v c c — - T ' c c c v c v c
La voyelle est le plus souvent /u/; mais /i/ et /a/ sont aussi 
attestées :

gruré ---- - T' gvuruz s "s'ébouler"
gl-tlz ---- *- T' gliliz , "se rouler au sol"
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- Aoriste <v Prétérit 
voyelle initiale;

Aoriste __
. /u/
. /i/

. /a/

- voyelle interne
Aoriste 
, /u/
• /i/

. /a/

( se maintient )

se maintient 

parfois j

Prétérit
/u/
/u/
0 notamment pour
0 leg verbes d ’Etats t

Prétérit 
/u/
/a/

/u/
/a/

- voyelle finale: 
Aoriste 
. /u/

Prétérit
/a/

parfois,se maintient /u/

5 r 23. Verbes dérivés:

Ils ont généralement un système d 'alternances réduit à:

- 2 thèmes : Aoriste-Prétérit ~ Aoriste Intensif 
et même assez souvent, à:

- 1 seul thème indifférencié.

Le préfixe d * intensif T*= est incompatible avec les 
dérivés en S- et en Tîj-y il ne se combine qu’avec les dérivés
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à nasale, m~ 3 n-, M- 3 my-.
myWt --- *. T'myWat (rec . + "frapper" )

5-24. l6 thème d ’aoriste intensif a très souvent une 
voyelle /a/ supplémentaire (myWt ^ T’myWat)

Une semi-voyelle /y/ peut apparaître après les 
mono-litères et les bi-litères à voyelle finale.

Sfru ------Sfruy
"éclaircir, 
composer (poésie)..."



MODALITES DERIVATIONNELLES 
DU VERBE
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5.25. MODALITES D ’ORIENTATION SYNTAXIQUE DU VERBE.

Tous les morphèmes dérivationnels sont directement préfixés 
au radical verbal.

. S- : "Actif-Transitif":

- Variantes phonétiquement conditionnées du morphème s— :

. -------- réalisé bref [s] quand il précède de façon immé
diate une consonne.

. -------► réalisé tendu [S] (et long) s’il précède une
voyelle, y compris la voyelle non-phonologique [a],

. ------ ► variante obligatoire /z/ ou /Z/ devant un radical
verbal comportant une sifflante sonore /z/ ou /Z/.

. -------► variante obligatoire /z/ ou /Z/ devant radical
verbal comportant une sifflante sonore pharyngalisée /z/ ou 
/?/.

. On peut rencontrer des réalisations /è/-/à/ et /&/—/2/ de
vant des radicaux comportant une chuintante sourde ou sonore.

. Le "Passif": Tw-} M- et n-

-Tw— :.on relève quelques traces d'une variante T-, bien 
connue en touareg:

Wt ---- ». rwt
"frapper" "être frappé"

. Une forme Tiia- apparaît souvent devant les verbes tri-
litères et bilitères à voyelle zéro:

Dm Tba Dm
"prendre" "être pris"
gsm Th)agzm
"couper" "être coupé"
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. Directement devant consonne, le morphème connaît 
un allomorphe Tk-:

suD ____„ TusuD
"attacher" "être attaché"

- M-: (tendu), doit être soigneusement distingué de m- 
(non-tendu), morphème de réciproque.

- n~: connaît, notamment en position intervoealique, une 
variante tendue N-.

5.26. . Lès"'Réciproques" :

- my- (devant verbe à radical court, § 5-13.)
- m- (non-tendu) (devant verbe à radical long)
- ms- et mS- dans les conditions déterminées pour le 
préfixe S- (§ 5-25.).



MODALITES PERIPHERIQUES 
DU VERBE



5-27- LES MODALITES D'ORIENTATION SPATIALE:

. D: est toujours occlusif, ce qui démontre son caractère 
fondamentalement tendu, bien que ses réalisations soient le 
plus souvent non-tendues.

. n: nasale non-tendue.

Les variantes : iD et in.

La forme à voyelle /i/ apparaît automatiquement lorsque ces 
monèmes sont précédés par un pronom affixe direct (§ 7.1.):

(9) fki - y as t iD / in
donner-je à lui le ici/là-bas
+ prêt.

= "je le lui ai donné (vers ici/vers là-bas)"
Ces monèmes se combinent aussi (avec des restrictions et cer
taines formes particulières) au Présentatif, voir §10.2.

5.28. MORPHOLOGIE POSITIONNELLE DU GROUPE VERBAL 
("Satellites du verbe").

Les trois types d'expansions grammaticales affixes qui peuvent 
accompagner un verbe,

. Pronoms personnels affixes indirects (§ 7.2.)

. Pronoms personnels affixes directs (§ 7-1.)

. Modalités d'orientation spatiale (§ 5.27.)
se suivent toujours dans l'ordre suivant:

(Pronom personnel + (Pronom personnel + (Modalité d'orien- 
Affixe Indirect) Affixe direct) tation spatiale)
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(10) fki -y as t iD 
donner-je à lui le vers ici
+ prêt. (ind.)(dir.) (orient.spat.)

= "je le lui ai donné (vers ici)"
L'ordre des pronoms affixes est l'inverse de celui des expan
sions nominales correspondantes.
(Ex. directe + Ex. indirecte):

(11) fki -y ayvum i wqsis 
donner-je pain à garçon
+ prêt. (ex.dir.) (ex.ind.)

="j’ai donné du pain à l'enfant"

En énoncé indépendant, déclaratif, non-négatif et ne 
comportant pas les modalités aspectuelles ad et a, l'ensemble de 
ces expansions affixes ("satellites" du verbe), se place 
APRES LE VERBE (=ordre de base), voir énoncé (10).

5.29- Lorsque le groupe verbal est précédé par:

1. les modalités aspectives ad ou a/la, (§ 5.12.)
2. la modalité négative ur/wr, (§ 6.1.-2.)
3. un nominal quelconque (substantif, pronom interrogatif ou 
autre) qu'il détermine (= verbe en fonction de déterminant 
du nom, § 29.8 .)
4. par les subordonnants

. as-mi, "lorsque"

. imi, "puisque"
(d 'origine nominale).

Les expansions affixes subissent, en bloc, un phéno
mène d'attraction et sont placées immédiatement devant le 
verbe; ex:

(12) a s  t iD fk-y 
Non- à lui le vers donner-je 
Réel ici + aoriste

="je le lui donnerai"
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C'est cette possibilité de rotation autour du pivot verbal 
qui est à l ’grigine du qualificatif de "satellites".

5*30. Le uigme phénomène d'attraction existe aussi, dans la 
langue poétique et dans certaines expressions figées ("scories 
diachroniqu§s" ), pour les syntagmes constitués d ’une prêp@§i-* 
tion + pronom affixe personnel (§ 35.4.):

(13) ad fL - i i - ru
Non sur-moi il-pleure 
Réel

=" il pleurera sur moi = à mon propos" 
au lieu de :

(44) ad i-ru fh-i



MODALITES DES PREDICATS ET DE L'ENONCE

A. LA NEGATION
. MODALITE NEGATIVE DU VERBE 
. MODALITE NEGATIVE NON-VERBALE 
. MODALITES NEGATIVES SECONDAIRES

B. L ’INTERROGATION et 
L ’EXCLAMATION
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6.1. A. LA NEGATION:

LA MODALITE NEGATIVE DU VERBE: ur ... ara

La modalité négative du verbe comporte normalement deux élé
ments discontinus qui encadrent le verbe (ainsi que ces "satel
lites", voir § 5.28.-5.29.):ur ... ara.

(1 ) ur D y - iy ara
nég.l vers il-sortir nég.2 

moi prét.nég.
="il n'est pas sorti (vers ici)"

La première partie du signifiant est librement réalisée 
wr ou ur, la deuxième variante étant sensiblement plus fré
quente; wr est plus caractéristique du discours soutenu (poé
sie . . . ) .
Lorsqu'il précède immédiatement une consonne, ur devient très 
souvent u.

Le segment ara, prend parfois la forme wara (variante 
libre-stylistique) qui est une preuve de son ancienne identité 
nominale (w- marque d'Etat d'Annexion; d'après le touareg, 
cette unité ara/wara devait avoir le sens de "chose").

La présence de cette modalité négative à d'importantes 
conséquences sur le jeu des oppositions thématiques et aspec- 
tuelles du verbe subséquent; rappelons qu'après la négation:

- au thème de Prétérit, certains verbes ont une variante 
spéciale (à voyelle /i/) dite thème de Prétérit Négatif
(§ 5-17.)•

- au thème d ’Aoriste (y compris les formes d'impératifs), 
toutes les. oppositions aspectuelles de la sphère d'Aoriste 
sont neutralisées au profit de l'Aoriste Intensif qui est seul 
possible après ur (voir §.15.11).



6.2. ]ja variante ur ;

Le second élément du monème discontinu ur ... ara disparaît 
généralement :

- lorsque le verbe est employé comme déterminant prêdicatoîde 
d ’un nom ("relative", chap. 29):

(2 ) utas tamurt ur y - ksim 
il n'y a pas pays nég. il-a entré

="il n ’est pas de pays (où) il ne soit allé"
- lorsqu'il y a succession de prédicats verbaux (niés) coor

donnés (voir "Coordination négative", § 32.4.)
- en contexte d'affirmation catégorique, de serment, résolu

tion ou mise en garde, notamment après:
. élément exclamatif (formule de serment, invocation 

sacrée):
wLh, "par Dieu"
s Nbi, "par le phrophète"
s rBi, "par Dieu"
s yiyf n..."par la tête de ..."

. verbes performatifs (BENVENISTE, 1966, p. 267-276):
Gai, "jurer"
eahd3 "prêter serment, s'engager à"

(3) wLh ur y - Fi.y !
Par Dieu nég. il-sortir

+prét.nég.
a)exclamation forte ="Par Dieu, il ne sortira pas !"
b )exclamation faible="Par Dieu, il n'est pas sorti !"

ur est, dans ce type de contexte, en variation libre 
avec un allomorphe ma qui, lui, n'est pas suivi du thème de 
prétérit négatif:
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(4) wlh ma y - F y
Par Dieu Nég. il-est sorti

a) excl. forte = "Par Dieu, il ne sortira, pas !"
b) excl. faible="Par Dieu, il n'est pas sorti !"

6.3. LA MODALITE NEGATIVE NON-VERBALE:
(négation de Prédicat non-verbal et de Phrase)
La modalité négative a l'une de ces Pormes empruntées à 
be dialectal:

. aèi, maci, laci et ma (C.307, 328 , 410 , 581, 615, 624 ? 643) 

. maci, aci) laci sont en variation libre.

. ma, est une variante quasi obligatoire dans les mê^i 
conditions que pour le verbe (après verbe performatif, fortuit 
de serment..., voir ci-dessus § 6.2.)
(On relève cependant des traces d'emploi de la négation u# 
devant Nom):

(5) aci drus 
nég. peu

= " ce n'est pas peu"
mais ?

(6) uv drus 
nég. peu

=" ce n'est pas peu" 
n'est pas impossible.

MODALITES NEGATIVES SECONDAIRES "synthèmes nég^tifi”
. y-v, $in, "jamais" ( wv t ÿin 

nég.
{wv -h eqd 
nég.

(arabe)
. wv Bad, pas encore" 
(C.337, 282, 333) (arabe)
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6.4. Ces deux synthèmes ne peuvent être suivis que d ’un 
thème de Prétérit Négatif ou d'Aoriste Intensif.

. a wr3 Négation optative (— ad + wr
Non-réel Nég.)

. wr-ya, Négation-déïctique (nominale)
( wr + ya

Nég. "déjà" (Aut.)
. laemr, "jamais" ( la + emr

(C.200-1) nég. "vie")
(Ne peut être suivi que d'un Prétérit Négatif).
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6-5- B. INTERROGATION et EXCLAMATION:
Les modalités interrogative et exolamative:

L'interrogation et l'exclamation sont essentiellement marquées 
par l'intonation. En l'absence d'études instrumentales (la 
prosodie reste un domaine quasiment vierge en berbère), on 
ne connaît guère les modalités précises de ces courbes mélo
diques. On peut seulement pjser qu'elles sont conformes au 
type général:

. (inachevée) montante pour 1 ' interroga.tion.

. (achevée) à chute brusque pour l'exclamation.

Un énoncé quelconque, verbal ou non-verbal, devient 
interrogatif ou exclamatif par la seule modification de son 
intonation, sans aucune autre marque monématique ou synta
xique .

(7) d - tidT' "c'est vrai"
vérité 

Aux. + Nom 
Préd.

(8) d - tidT' ? "c'est vrai ?"

(9) d tidT' ! "c'est vrai !"



LES SUBSTITUTS DU NOM

PRONOMS PERSONNELS AFFIXES
- DU VERBE
- DE PREPOSITION
DU NOM (n + Personnel)

PRONOMS PERSONNELS INDEPENDANTS

SUBSTITUTS NON-PERSONNELS
- DEICTIQUES
- INDEFINIS
- INTERROGATIFS
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A. PRONOMS. PERSONNELS AFFILES? 
PRONOMS PERSONNELS APFIXES DU VERBE? 

7*1. Série directe:

1ère (verbe)
yi "me"

2ème mase . - n "te"(m^sqO
Singulier. 2ème fém. - ïïrri "te"(fém,)

3ème masc . - t "le"
3ème fém. # *y* "la"

1ère =: m y "nous”
2ème masc . = &wn "vous^ïn&glg , )

Pluriel 2ème fém. = "vous"(fém,)
3ème masc. = tn "les”(p^§e,
3ème fém. tnt* " 1 e s " ( féïïi, )

* réalisés le plus souvent, [(i)£u?t] gt [èst] t (règle 1,
§ 2.34.).
* * souvent réalise [t'].

Tous ces pronoms, à 1' exception c|§ §nt une 
variante à voyelle initiale /a/ (aUs q%w,,,) l©fqu'ils sont 
précédés de la modalité de non-réel ai 9 §§U§ §â forme dg

( 1 ) ad at i -ny 
Non- le il-tue 
Réel 

="il le tuera"

A l'exclusion de ay/any, pronom IIP# personne du
pluriel ("nous"), ces affixes connai§§gn£ un@ pariante à y§*
yelle initiale /i/, si le verbe §e termine g&p une consenne?

(verbe) Pronom Direct 
--------  à finale consonantique — ► i—

à finale vqcalique — - —
Cette variante n'apparaît qye si 3-e prgnQH? ¡est directement 
fixé à une consonne faisant partie du fgdiggl verbal, ce r q
peut se produire qu'à la 3ème personne 4U Singulier 
et, à la 1ère du pluriel.
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(2) y - uwt it mais,(3) y - nya t

il-a frappé le il-a tué le
="il l'a frappé" ="il l'a tué"

7-2. Série Indirecte,

Singulier

(verbe)
1ère
2ème masc. 
2ème fém. 
3ème

- (i)yi

- ak (ag)

- am

- as (a z )

"a moi"
"à toi"(masc.)
"à toi"(fém.) 
"à lui/elle"

1ère - ay/any "à nous"
2ème masc . - awn "à vous"(masc.)
2ème fém. 7 W- ak. nt "à vous"(fém.)

. #* "a eux"3ème masc . - asn (azn)

3ème fém. j-* - asnt "à elles"
* réalisés, le plus souvent :[akU st] et [assi]
(règle 1, § 2.34.)
** devant la modalité d'orientation D ("vers MOI").

L'affixe de 1ère personne du singulier prend la forme 
. y i , après voyelle 
. i y i , après consonne.

. après verbes à finale vocalique, tous les pronoms person
nels affixes à initiale vocalique connaissent une variante à 
semi-voyelle palatale: ak --— yak, ay -- *• yay ...

Position et forme (voir aussi § 5.28.-5.30.)
Les pronoms affixes personnels des deux séries sont normale
ment post-posés au verbe.
Si celui-ci est accompagné par deux expansions pronominales 
(directe + indirecte), elles se suivent dans l'ordre:

VERBE + (Pronom Affixe Indirect) + (Pronom Affixe Direct)
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(4) fki -y as t

ai donné-je à lui le 
="je le lui ai donné"

Les pronoms affixes sont anté-posés au verbe dans les condi
tions décrites en § 5.28. - (après certaines modalités et 
subordonnants, et lorsque le verbe est un prédicatoïde (non-pri- 
maire) déterminant (direct ~u indirect) d ’un nominal).

Dans ce cas, l'ordre de succession des pronoms reste
le même:

(Pron. Ind.) + (Pron. Dir.) + VERBE
(5) uv as t fki-y - ava

 ̂ 1 - . . - .neg. a lui le ai donne-je neg
="je ne le lui ai pas donné"

7-3. Lorsque les pronoms affixes précèdent le verbe,
- les membres de la série directe n'ont jamais la forme à 

voyelle /i/
(6) uv t y-uwit ava

1 2 neg. le îl-a frappe neg.
="il ne l'a pas frappé"

- les membres de la série indirecte perdent généralement la 
voyelle initiale /a/ après une autre voyelle:

(7) a m y - fk (après voyelle m) 
Non- à toi il-donne
Réel (fém.)

="il te donnera"
mais,

(8) uv am y - fk(i) ava (après consonnes am) 
nég.1 à toi il-a donné nég.

="il ne t'a pas donné"
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7.4. PRONOMS PERSONNELS AFFIXES DE PREPOSITIONS:
se suffixent aux fonctionnels non-propositionnels suivants:

dg3 "dans"
y ut , "chez"
yv3 "vers"
d/ukdj "avec"
s. "au moyen
Daw , "sous" ( -

Y f, "sur" ( _
gr, "entre" (

d-tama3 "à côté"
dFir , "derrière
zdat, "devant"

yid-) 
de, avei 
_rDawa-)

Singulier
1ère
2ème masc 
2ème fém. 
3ème

(préposition)

yis-)

- ^
- (a)k
- (a)m
- (a) s

Pluriel

1ère masc. 
1ère fém. 
2ème masc. 
2ème fém. 
3ème masc. 
3ème fém.

- (a)ny / ay
- (a)nty

- (a)wn

- (a)kWnt
- (a)sn
- (a)snt

(-tny)
(-tnty)
(-twn)

(-tkWnt) 
(-tsn) 
(-tsnt)

. la variante à voyelle /a/ apparaît après:
. fL, "sur"
. gavy "entre"

. la série à /t/ initial (-tny) suit les prépositions finis
sant par une voyelle:

. d-tama, "à côté"

. Daw(a), "sous"
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7-5- n + Affixes Personnels: PRONOMS PERSONNELS AFFIXES
DU NOM {"possessifs") .

Après n , "de", les affixes personnels prennent des formes par= 
ticul^ères, largement amalgamées au f©n§fei©ï}ft§! qui connaît 
lui-même plusieurs variations morphologiques (yoir aussi §23,4.) 

t
Nom

Singulier
1ère (i)w / in-u "de moi'*
2èirie masc . d)k / in^k "de toi"(masc,)
2ème fém. (i)m / in^m "de t©i,, (fém, }
3ème (i) & / in=§ "de lui"

1ère masc. -------- jy=Y "de nous"(map.$,)
1ère fém. ty "de nous” (férâ
2ème masc . N=wn. "de you3'*(ma§e.i)
2ème fém. iM  .»■H nt "de vous." ( f|m.4
3ème masc. N-:§n "de eux”
3ème fém. N~■pnt "de elleg"

Pluriel

réalisés, le plus souvent [Nk atJ §t fNeêt] dans ce p&rlê?» 
(règle 1, § 2.34.).

- la voyelle /i/ apparaît après consonne :
aXam - is 
maison-de lui 

="sa maison"
- l’allomorphe sans voyelle /i/? agrl§ voyelle:

tasa-s 
foie-son 

= "son foie"
Mais il tend à être remplacé par la série étoffée in-s. 

Cette dernière est obligatoire daf)§ 1 ’emploi prédicatif du 
syntagme n + personnel (§ 23 . 2.-3.).
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7.6. Historiquement, la série courte (-iw) et la série 
étoffée (-in-u ) sont distinctes, mais elles ne sont plus, en 
synchronie, que des variantes partiellement libres, partiel
lement combinatoires d'un même syntagme.

Après les noms de parenté suivants

baba, 'père " y Ma, "mère"
gma, ' frère" atma, "frères"
wltma, 'soeur" yStma, "soeurs"
Mi, ’fils" - -
y Li, 'fille" y Si, "filles"

les affixes personnels du Nom prennent les formes suivantes:

Singulier Pluriel

1ère 0 lére masc. -tny

2ème masc. -k lére fém. -tnty

2ème fém. -m 2eme masc. -twn

3ème -s 2éme fém. + iw j. -tk nt

3éme masc. -tsn

3éme fém. -tsnt

Ces affixes personnels sont suffixes au Nom. Quand le 
groupe comporte d'autres modalités , la succession est tou- 
j ours :

Nom + (déîctique) + (Personnel)

(9) aXam - N i  - ink
maison-en question-de toi

(modalité d'absence)
= "ta maison en question"



7. 7. B. PRONOMS PERSONNELS INDEPENDANTS:

1ère
2ème mase .

nK (-i ) - (ni ) 
k¿(-i)-(ni)

-"moi"
-"toi"(masc.)

Singulier 2ème f ém. km (-i)-(ni) -"toi"(fém.)
3ème mase . nT'a -"lui"
3ème fém. nT'at -"elle"

1ère mase . 7,w . nK m -"nous"(masc.
1ère fém. nK ntz -"nous"(fém.)

Pluriel 2ème mase . kunwi -"vous"(masc.
2ème fém. kuNmti -"vous"(fém.)
3ème mase . nitni/nutni -"eux"
3ème fém. • / * -"elles"

* ✓ . ^le plus souvent realise:

- [nKWati]

- [nitti] et [nutti] 

(règle 1 § 2.34.)
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C. SUBSTITVTS NON-PERSONNELS (Indépendants)

SUBSTITUTS DEICTIQUES:

7.8. . Système de base:

"DEFINI"(— ► proximité) ^ "INDEFINI"(—»-éloignement/
absence)

Singulier masa. wa3 "celui-ci" wi/win3 "celui-là"
fém. ta3 "celle-ci" ( ti)/tin3 "celle-là"

Pluriel masc . wi, "ceux-ci" wid3 "ceux-là"
fém. ti , "celles-ci" tid3 "celles-là"

* la forme ti que le paradigme permet de poser , est très rare
dans le dialecte.
.Les iormes ujzn et tin sont évidemment des composés secon-

daires wi-n/ti-n (-n3 modalité locative d 1 éloignement /ab-
sence).

. Systèrne "étoffé":

(a)- "DEFINI" (—► proximité):

1. forme de base 2 . forme renforcée(1) S. forme renforcée(2,

(-(•modalité de pro (-»-modalité de pro
ximité - (a)gi ) ximité - (a)gi-ni)

. wa3 "celui- ci" . .*wa-gz wa-gi~ni

. taj "celle- ci" ta-gi ta-gi-ni

. wi, "ceux-ci" wi-gi ti-gi-ni

. ti 3 "celles-ci" ti-gi ti-gi-ni

(1) (2) (3)
* on a relevé une variante archaïque rarissime j Li-d, équiva-
lente (?) de wagi , "celui-ci":
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(10) wa inu, Li-d inu...

= ;,celui-ci (est) à moi, celui-ci (est) à mol"
(formule magique d'un rite destiné à maintenir/améliorer la 
production de lait d ’une vache)-.

7,9- (b)- "INDEFINI" ( — *- éloignement/absence ) :

absence éloignement(1) éloignement(2)
(+ n/Ni {+ (i)Na (+ (i)hi(n)

="en question") ="là-bas") ="au loin")
Singulier :

uij"celui" wi-n wi^Na wi-hin

ti,"celle" ti-n ti^Na ti-hin

Pluriel :

wid,"ceux" wid-Ni wi-hi-d

tid,"celles" tid-Ni ti-hi-d

wi-ga-d / wi-ga-d-Ni wi-ga-d-iNa wi-ga-d-ihin
agad, i-gad

ti-ga-d ti-ga-d-Ni ti-ga-d-iNa ti-ga-d-ihin

wid-ak wid-ak-Ni wid-ak-iNa wid-ak-ihi-n

tid-ak t-id-ak-Hi, tid-ak-iNa tid-ak-ihin

♦ les formes secondaires du pluriel wigad/widak...} sont qua
siment équivalentes aux formes de bases. La paire wigad/tigad
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a cependant des emplois plus limités et paraît difficilement 
combinable avec 1’Auxiliaire de Prédication "c'est...”,
(chap. 22).
Les formes fondamentales wi/ti tendent à être remplacées par 
wi-n et ti-n. Le processus est quasiment achevé pour ti, , 
et largement entamé pour wi qui est fort rare.

7•10. SUBSTITUTS INDEFINIS:

kva3 "chose, quelque chose..."
ay-Nat, "truc, machin..."

. wi-Nat, "un tel” (C.167/189/466/642)
ti-Nat, "une telle"

ay/ij "ce (que)":

du fait même de son signifiant (très court, vocalique/semi-voca- 
lique) et de sa fréquence devant y-, indice de la 3ème per
sonne du masculin singulier du verb-e), l ’unité ay possède une 
morphologie assez complexe.
On relève les variantes suivantes:

• [ay] ‘ [aG1 et, ara
• [i] /[a] - [iG]

Les variantes [aG] - [iG] proviennent d ’un amalgame 
phonique automatique de la semi-voyelle palatale du pronom 
ay et de la marque de la 3ème personne du masculin singulier 
du verbe y-:

/ay + y--- / [aG---]
/i + i--- / [iG— -]

ex: [atas iGCa] /atas i y-Ca/
[atas aGCa ] /atas ay y-Ca/

Cette réalisation est prévisible sur la base de la règle 10 de
2.34.
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Les formes [aG] - [iG] sont, dans ce parler, en variation li
bre (individuelle), mais [iG] est de beaucoup le plus fréquent.

Ces deux réalisations sont étendues à des contextes 
où leur apparition n ’est pas prévisible: on les relève devant 
les verbes d ’Etat (sans préfixes personnels, § 5.I+.-5.7 .):

(10) d nK '¿GmQWrn +—  d nK ay mQWrn 
"c’est moi qui suis grand"

[iG] est tout â fait inattendu puisque le prédicatoïde a 
la forme [mQwrn] et non *[y-mQwrn],
On assiste donc à la "morphologisation" d'un phénomène dont 
le conditionnement initial est entièrement phonétique.

7.11. Les formes ay - i tendent à s'organiser en une distri
bution complémentaire:

. ay, plutôt devant voyelle 

. i, plutôt devant consonne.
Mais, le locuteur peut toujours employer la variante non at
tendue et les choses sont assez variables d ’un individu à 
l ’autre (et plus encore d ’un parler à l ’autre).

La forme ay a une connotation nettement plus littéraire 
et recherchée. Elle est particulièrement fréquente en poésie et 
dans les proverbes.

Il n ’est pas possible (en synchronie) d ’analyser ay 
et i comme de simples variantes phonétiques puisque l’alter
nance ay/i n ’est pas formulable en termes de combinatoire pho
nétique stricte. Il faut admettre deux allomorphes ay et -¿en 
distribution hybride dépendant à la fois:

- du contexte phonique (variantes combinatoires)
- du style (variantes stylistiques)
- du choix individuel (variantes individuelles).
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. ara: (souvent [aa], [â]) 
est l'amalgame obligatoire de la séquence ay + ad, modalité 
verbale de non-réel

(11) ara D y-as-n, d gma -k
ay+ad
ce Non- vers arriver Aux. frère-ton 

Réel ici +part. Préd.
=" ce qui va arriver, c'est ton frère"

7.12. SUBSTITUTS INTERROGATIFS :

La formation des interrogatifs repose essentiellement sur la 
réutilisation de:

. prépositions

. pronominaux (déîctiques, § 7-8 -—7-9- — )3 voire même de noms, 
combinés à des morphèmes (an-,as...) dont la valeur originelle 
devait être interrogative.

On n'a cependant que peu d'intérêt à analyser les in
terrogatifs comme des synthèmes car, ces complexes sont trop 
figés et la productivité des morphèmes que l'on peut identi
fier est tout à fait réduite.

On préférera les considérer, en synchronie, comme d’es 
unités homogènes.

.• Série à composant an-:

- Locatifs:
. anda, anida: "où, en quel endroit ?"

( < da, "ici", Autonome locatif § il. 3.-4.)
. ansi, ’ "d'où, de quel endroit ?"

(< si, "de (provenance", préposition)



- 160 -

s a m  ;

saniY?
saniwr
aniYv
aniwr

"vers où ?"

( < e, "vers, à" 
Yt3 "vers, à"

prépositions)

- Personnels/déïctiques: (voir § 7.8.-9.)

anwa :

anta:

anti

"qui, lequel ?" 
(< wa3 "celui-ci") 

"laquelle ?"
(< ta3 "celle-ci")

(< wi3 "ceux-ci")

(< ti3 "celles-ci")

7-13- . Série à composant u— : 

u Y u t :

uliud:

urm  :

uma [rare]

"chez qui ?"
('' Yuv, "chez," préposition)

"avec qui ?"
(< a1<wd3 uüd3 d3 "avec", préposition) 

"pour qui ?"
(< interrogatif ^mi, "qui ?", connu en

Touareg). 
"pour quoi, à quelle fin ?"

(< interrogatif *ma, attesté dans la plu
part des autres dialectes).

Série à initiale

aNs t : "combien, quelle quantité ?" 
+ *ast, inti 

touareg : akat.)
(< an + ast, interrogatif + "quantité",
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7 .14.

asu: "quoi, qu'est ce que c'est ?"
a&h.a'l: "combien ?"

( < as(u) + fyal -arabe-)
asimi: "pourquoi ?"

( < as(u) + imi, "puisque", subordonnant)
asuyv: "pourquoi ?"

( < asu + yv, "vers," préposition)
aèuyf: "pourquoi ?"

( < asu + yf, "sur", préposition)
ayn: "pourquoi ?"

( < ay, (pronom indéfini) + modalité déïc- 
tique.

amk: "comment"
mlmi: "quand"

( < ml, ( ? )  + mi3 "quand")

. Synthèmes à composant ay: ("indéfini", § 7.10.-11)
ayyv: "pourquoi, pour quelle raison ?"

( < ay + yr, "vers", préposition)
(y)f way dg: "sur quoi, pourquoi ?"

( < (y) , "sur" + ay+dg, "dans")
(d)g way dg: "dans quoi"

( < (d)g, "dans" + ay+dg )
sg way dg: "d’où"
s way s: "avec quoi ?"

( < s,"avec" + ay + s,"avec")



8. LES FONCTIONNELS:

A. FONCTIONNELS NON-PROPOSITIONNELS
- PREPOSITIONS
- FONCTIONNELS NON-PROPOSI- 
TIONNELS NON-SPECIFIQUES

B. FONCTIONNELS PROPOSITIONNELS
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A. FONCTIONNELS NON-PROPOSITIONNELS:

, 1. LES PREPOSITIONS (Fonctionnels non-propositionnels 
spécifiques)

Variantes 
devant pronoms
(§.7.4.-7.5.) 

d ---- ► yid- : "avec, en compagnie, et"
u M  uKid- (c.010/033/078/289/296/339/454/
akwd aie id-
ldkwd lanwid~. 476/486/546/565/611/616...)

dG ---- - dg- : "dans, en, parmi"

G ( c . 0 0 8 / 0 3 8 / 0 8 9 / 0 9 5 / 1 1 1 / 1 1 6 / 2 7 5 /
di (devant consonne)
dg (devant relative) 278/284/293/305/311/...)

s (+E. A. )-*■ yis- : "au moyen de, avec (instrumental)"
(C.239/253/254.543/535/557/598...) 

yr ---- *_ yp- : "vers, à (direction)"

(C.224/260/309/323/325/339/354/355/
004/017/046/060/070/113/243/484...)

er, ear
av

s (+E.L.) (-) : "vers, à (direction)"
(C.337/341/376/402/407/409/428/513/514 . ..) 

yur ---- *- ywr- : "chez, auprès de"
( c . 0 0 3 / 2 2 3 / 2 5 6 / 3 0 7 )

Yf -----fL~ • "sur, au sujet de, à propos de"
af, ef3 f (C.OO8/OII/I3O/I74/I82/285/295/418/435/

438/465/478/504/506/510...) 
gV ► gaT- . "entre, parmi, au milieu de"

sG -----sg- : "de, à partir de (provenance)"
si (devant consonne)(C.020/022/048/058/092/234/283/362/469-••)
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■ Dawa- : "sous" (C.473) 

sDawa-

.  Nigj "au-dessus" (C.090/236) 
s Ni g

. am, "comme" (C.047/207/315/395/431) 

. ubtyal, "comme, ressemblant à" (rare)

. iy "à, pour"(attribution)" (C . 055/099/110/124/140) 
» mbla,(+E.L .), "sans"

. ar> (+E.L.), "jusqu’à" (fonct. prop. + )

. n, "de" (Nom + n + Nom) connaît de nombreuses réa
lisations (phonétiques) dues à l'assimilation à l ’initiale du 
nom subséquent, et, une variante zéro (morphologique) dans 
des conditions étudiées en § 23,2,-23.4.

8.2. FONCTIONNELS NON-PROPOSITIONNELS NON-SPECIFIQUES: 
(Déterminants autonomes)

dFiv y "derrière, après" (Dét. Aut. +)
zdFir,
zdat y "devant" (Dét. Aut, +)
wqbly (+E.L.) "avant” (Dét. Aut. +/

For̂ ct . Prop,
umbeâ3 (+E.L.) "aprèg" (Dét. Aut. +/

Fonct . Prop,
sufla n. "au dessus de" (Dét. Aut, + )
ukSar Yly "en bas de" (Dét. Aut, + )
iwSawn Tly "en haut de” (Dét. Aut, +)
bBa Yly "en dehors de" (Dét. Aut, +)
daxl Yly "en dedans de" (Dét. Aut, +)

DWj 

Daw 
sDw 
s Daw
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d-tama n3 "à côté de" (Dét . Aut. +)
aNêt n, "de la taille de" (Dét . Aut. +)
aQl n, "moins que/de" (Dét . Aut.+/ Fonct.Prop.+)
aktr n3 "plus que/de" (Dét . Aut.+/ Fonct.Prop.+)
stul n , "durant, tout le long de" (Dét. Aut.+)

8.3. B. FONCTIONNELS PROPOSITIONNELS:
. ar^, "jusqu'à ce que, que" (+ verbe AORISTE, "inaccompli" 

(C.135/304/327/637...) ou Prédicatoïde non-verbal)
(Fonct. non-Prop.+)

ar-rm ( + verbe PRETERIT, o u , (C.057/132/174/271/275/
alar-rm - prgdicatoîde non-verbal) 290/300/330/344/358/441.) 
aLa-mi

Toutes ces variantes sont'des composés de ar + mi ("quand").

2. ar , "que" (après formule de serment ). (C . 173 ).
. ar-d, variante obligatoire devant ad/a, modalité

verbale de Non-Réel en contexte d'affirmation 
catégorique (après serment):

(1). wLh ar-d a t ny-y
Par Dieu que Non- le tuer-je 

Réel
="Par Dieu je vais le tuer"

(l'appendice -d est certainement, comme le remarque GALAND, 
1973 a, l'auxiliaire de prédication nominal d ).

1. aKn , 
iwaKn 
bas
bas-aKn

"afin que, pour que" 
(C.125/145/536/541...)

. axatr3 "parce que" (C.421/426/546 ...) 
aslaxatr

■ imi3 "puisque, comme" (C .027/224/244/321/347/437/462/
480/525/655)
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8.4.
. rm 3
as-mi

. sG-mi, 
sG was-mi,

. ar as-mi
, m-aKn,

. skud,

. amzun,

.  M j

. siwa-ma, 
ala-ma 
hasa-ma 

. ula-ma, ula 

. lukan,

. ÏMr, 
liMr 3 
mv

"lorsque, quand" (C . 032/ 112/ 144/ 179/269/314 ) 
«—  as, "jour" + mi (C . 331/ 335 )

"depuis que' s G , "depuis" + mi

"jusqu'au jour où"
"quand, au moment où" *—  mi + aKn (C.200)
"tant que" (329)

"que" (après verbes déclaratifs)
"comme si" (-—■ am , Fonct. non-Prop.)(C.553/639) 
"si" . ( hypothétique dubitatif ) (C.02 0/ 081/l6l) 
"sauf si, excepté si"
(Prédéterminants du Nom + Subordonnant ma)
(0.195 258 665)

■Ma, "même si, bien que"
"si"( hypothétique- conditionnel ) (C.052/167

+Aoriste/+ Prétérit Négatif 206/242/303) 
"si" ( optatif-irréel ) +thème de Prétérit

Négatif

xas , 

mutas,

• T>W  Jma-s-rB a,

ama. . ..ama,
aKn*1,

wqb l, 
umbaeâ,

aktr,

aQl.

"même si" (Dét, Aut. +)
"sinon" -«--- ma + ulas, "si il n'y a pas"(C.026)

rs'il faut que, si l'on en arrive à"(C .251/253) 

"que (ce soit) ... ou que (ce soit)...

"comme, dès que" (Dét. Aut. + ) (C.309)
"avant que" (Dét. Aut.+/Fonct.non-Prop.+)
"après que" (Dét. Aut.+/Fonct.non-Prop.+)
"plus que" (Dét. Aut.+/Fonct.non-Prop.+)
"moins que" (Dét. Aut.+/Fonct.non-Prop.+)



- 167 -

9. LES COORDONNANTS:

. ny3 "ou bien"

. la ... la ..., "ni ... ni ..." (+ Nom)

Pour la coordination entre phrase, voir "les Connecteurs", 
§ 11.7.-11.8.



ELEMENTS PREDICATIFS DIVERS:
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SYNTHEMES P R E D I C A T I F S  N E G A T I F S  

M O T S - P H R AS E S  P R E D I C A T I F S
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10.1. AUXILIAIRE DE PREDICATION d:

Précède toujours de façon immédiate le nominal qu’il prédique. 
Devant initiale /t/, il y a assimilation complète et, le groupe 
/d + t- / est réalisé [T*] ; on rétablira systématiquement la 
forme phonologique /d t-/ car, le phénomène obéit à un condition
nement strictement phonétique (et non morphologique, voir 
§ 2.34. - règle 6).

Cette assimilation est extrêmement fréquente puisqu'el
le a lieu devant tous les noms féminins à marque initiale 
t- .

10.2. LES PRESENTATIFS:

Son signifiant varie en fonction de-l'affixe personnel auquel 
il se combine.

Affixe personnel 
(Pronom Direct § 7.1.)

Signifiant du monème 
présentatif

'me voici" aq l - ■L, iyi. lere sing.
'te voici" aq l - aH 2eme masc.sing
'te voici" aql - aJim 2eme fern.sing.
'le voici" ha/a* - t 3eme masc.sing
'la voici" ha/a* - T' 3eme fern.sing.

'nous voici" aq l - ay lere plur.
'vous voici" aq l - ak n 2eme masc.plur
'vous voici" aq l - rw , ak nt 2eme fern.plur.
'les voici" ha/a* - tn(id) 3eme masc.plur
'les voici" ha/a* - tnt(id) 3eme fern.plur.
* le presentatif peut indifféremment avoir l'une des deux 
formes.
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Les présentatifs peuvent se combiner avec les modali
tés d'orientation spatiales ( § 5.27 • ) , avec cependant certai
nes restrictions et des variantes de signifiants que ne con
naît pas le verbe:

vers le 
locuteur

vers 1'Ailleurs 
défini

1ère sing. - a q l - i (y i ) (-) - in

2ème mase.sing. - a q l - a k (-) - in

2ème fém.sing. - a q l - a k m (-) - in

3ème mase.sing. - h a / a - t - a / - a y a - an

3ème fém.sing. - ha/a-T' - a / - a y a - an

1ère plur. - a q l - a y (~) - in

2ème mase.plur. - 1 7-W a a l - a k  n (-) - in

2ème fém.plur. - 1 TW j.a q l - a k  nt (-) - in

3ème mase.plur. - h a / a - t n -i,i d / - a y  a * - an

3ème fém.plur.

(* voir § 25-4.)

h a / a - t n t - i , i d / - a y  a - an

1D.3• SYNTHEMES PREDICATIFS NEGATIFS: ( u l a + interrogatifs)

ulaSj "il n'y a pas" U— ula + as(u))

(c.209/279/281/313/350/361/395...) neg‘ qUQ1

ulahD3 variante libre U— ula + hD)
nég. individu 

ula, variante combinatoire facultative devant
(C.203/254) substitut du nom (poésie).
ulanda, "il n'y a pas de Y-— ula + anda)

lieu/place" nég. où
ulansi, "il n'y a pas par où, (*— ula + ansi)

pas de passage" nég. d'/par où
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1 0 .

ulayyr3 "il n'y a pas de raison,
cela n'a pas d'intérêt"

ulamky "il n'y a pas moyen"
(C.245)

ulawumi, "il n'y a pas d'utilité,
il n'y a pas à •qui"

ulawuUud, "il n'y a pas avec qui"

ulawuyuv 3 "il n'y a pas chez qui"

(•*-ula + ayyr)
nég. pourquoi

(m— u Icl + amk)
nég. comment

(*- ulq + (u)mi) 
nég. -à quoi 

-à qui

_ ula + u~kud) 
nég. avec qui

(*— ula + uyur)
nég. chez qui

4. MOTS PHRASES PREDICATIFS:

. PREDICATS MONO-MONEMATIQUES SPECIFIQUES:

br>ka3 "cela suffit, assez !"

d iv} "c'est/il est mal/mauvais"
dleali j  "c'est/il est excellent"
igaleum, "c'est suffisant, assez" -

kifttifs "c'est pareil/semblable"

mazal3 "(cela dure) encore" (C.047, 060, 428, 502,517)
Swi, "c'est heureux, sauf..." (C.156)
èahy "c’est bien fait"

"il vaut mieux/cela vaut mieux"
Tifxiv (C.270, 548, 550)
axir

Tïf, Tlfx-iv, axiv. . .walct, "mieux vaut ... que ..."

"cela n'est pas la peine/il n'est pas 
nécessaire"
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5. • PREDICATS MONO-MONEMATIQUES NON-SPECIFIQUES:

atas3 • "beaucoup" (Dét. Aut.+)

bZaf, "trop" (Dët. Aut.+)
drus, "peu" (Dét. Aut.+)

Dqs3 "suffisamment , moyen" (Dét. Aut. + )
xaSj "il est/cela est permis/(Fonct.Prop.+)

possible"



11. LES DETERMINANTS AUTONOMES

A. ADVERBES

B. AUTONOMES NON-SPECIFIQUES
. DETERMINATIONS DE "QUANTITE" 
. DETERMINATIONS DE "MANIERE"
. DETERMINATIONS "LOCATIVES"
. DETERMINATIONS "TEMPORELLES"

CONNECTEURS



- 174 -

11.1. . LES ADVERBES: (Autonomes spécifiques à
incidence étroite)

Toutes ces unités 
déterminent.

. aKW , yirKW L, 
yirKW Li

. afcin,

. amrB  ̂,

. aBstilat,

. bifihj

. dima, daymns

. ÿâgâ,

. Kami,

. Tianj

. m a d i,

. m be i d 3

. m l i h }

. n Zh3

. q bala3

. sima-sima,

. slaeql* s

succèdent généralement à l ’unité qu'elles

"tout, tous, toutes" (C.030/070/074/480/
484/490/508/541...)

"au-delà, plus loin" (C .440)
"en grande quantité"
"immense"
"rapidement"
"toujours"
"juste, exact"
"entier, entièrement"
"seulement, juste" (C . 359/373/386/554 ...) 
"complètement" (C.404/420)
"au loin" (C .440)
"bien" (C .4 66)

"très, excessivement"
"tout droit, directement"
"de plus en plus"
"doucement"

slaeql est un syntagme comportant un indicateur de fonction 
(s, "avec"): s + laeql

avec discernement

mais, en raison de sa fréquence et de son caractère figé (pas de 
possibilités d'insertion), ce groupe doit être traité comme une 
unité homogène.
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. swaswa, "exact, juste"

. tidist, "de côté"

. timndFirt3 "en arrière, à la renverse"

. tingnit, "sur le dos"

. tijfndist} "de côté"

. ya3 "déjà"

. hmie , "ensemble"

11.2. On relève en outre, quelques unités, plus rares, for
mée sur un modèle arabe à finale /i/:

. e.&gur'i, "grossièrement"

. mqlubi3 "à l'envers"

. yiZani, "de façon malpropre"
(formé sur iZan, "excréments")

...mSbdan yiZani, "ils se sont séparés "merdiquement""
(à propos d'un divorce)

Synthèmes adverbiaux:

• whd3 _ "seul" whd + Affixe personnel
(série post-prépositionnelle,§ 7.4.-5) 

. whd-i3 "moi seul"

. whd-k, "toi seul" (C . 204/288/618 )

. whd-m, "toi seule"

. whd-s, "lui seul" • ■ •

. Sya d asawn, "dorénavant, désormais" 
aKa nqDm

Quelques adverbes précèdent généralement le prédicat qu'ils 
déterminent :

. qvib, "bientôt, presque" (C.152)
T'qarib



- 176 -

11.3. DETERMINANTS AUTONOMES NON-SPECIFIQUES:

. Déterminations de quantité 

. atas, "beaucoup" (S.P.N.+)(C.006)

. drus3 "trop peu, insuffisamment" ( C . 3 9 3 )

. situât "(un) peu" ( S . P . N . + ) (C.065)

. swit3 "(un) peu" (C.061)

. Dqs3. "assez, suffisamment"

. suya3 "(un) péu, moyennement"

.. bZaf3 "trop"

. aktr3 "plus" (Ponct Prop . +/non-Prop. +)

. aQl 3 "moins" (Fonct Prop . + / non-Prop. + )

. Déterminations de "manière-aspect"

. aKn3 "ainsi, ensemble"(C. 278) (Fonct. Prop . + )

. aKaj "ainsi, comme cela" (C. 050/464/614)

. batlj "gratis"

. bSif3 "de force, obligatoirement"

. tamaras "de force, contre son gré"

. Déterminations locatives

. dFirj "derrière"(C. 018) (Fonct. non-Prop. + )
¥f. zdat j "devant" (Fonct. " )

. d-tama* 3 "à côté" (Fonct. " )

. ukSar, "en bas" (C.622) (Fonct. " )

. bRa3 "dehors" (C.540) (Fonct. " )
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. daxl, "dedans" (Fonct.non-Prop.+)(C •042)

. sufLa*, "au-dessus" (Ponct. " )(C.54l)
jff. swaDa , "au-dessous" (Fonct. " )

. agWMad3 "en face, sur l'autre rive" (C.417)

ces unités sont, historiquement, des syntagmes comportant:
- un fonctionnel (s, "vers, par...")

. zdat -,—  s + dat

. sufLa s + afLa - Syntagmes Autonomes)

. swaDa s + aDa J

- un auxiliaire de prédication (d):

T'ama •*—  d + tama ( =Expansion Prédicatoïde

§ 30.13.j

Mais la stabilité de ces associations et la rareté des 
nominaux qui en sont les noyaux permettent d'affirmer qu'elles 
fonctionnent en synchronie comme des monèmes uniques.
11.4.

. da (~gi, -gini) 3 "ici"

. din3 "là"

. diNa, "là"

. dih-in3 "là-bas"

. Sya (~gi3 -gini), "par ici, d'ici"

. Syin, "par là, de là"

. SyiNa, "par là, de là"

. Sihin, "par là-bas, de là-bas"

. SihNa, "par là-bas, de là-bas"
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La première série procède certainement de la combinai
son

. préposition d(i), "dans" + modalités locatives (§ 4.21.)
La seconde, de l'association:

. préposition s, "vers" + modalités locatives.

Déterminations temporelies :

aS (-a/-n, -Ni), "auj ourd'hui" (ce jour-ci/là)(C.056 ...)
azKa (-yn,-Ni), "demain" (le lendemain)
sl-azKa (—yn, -Ni), "après-demain "(le sur-lendemain)
idLi (-Ni), "hier" (la veille)
sld-idLi (-Ni), "avant-hier" (1'avant-veille)
asGWas (-a/-Ni), "(cette)année "(cette année-ci/là)
aGur (-a/-Ni), "(ce)mois" (ce mois-ci/là)
Hindi, "l'an passé"
sl-ilindi, "il y a deux ans"
qabl, "l'an prochain"
wabl, "dans deux ans"
Z man, "autrefois"
zik (-Ni), 

taGara,

"autrefois, tôt, de bonne heure" (C.O83/O86/
497/550)

"finalement" (C.022/512/593/607...)
tazwara, "d'abord, en premier lieu"
tamDit, "le soir"
sb%, "le matin"
le ëa, "la veille, cette nuit"
tiklt, "une fois"
tifcwal, "parfois"
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11.6 .

. I-ewam-a/-Ni 3

. lwqt-a/-Ni3

. imir-a/-n3 -Ni 3

. Duvt (-a/-Ni)3

Smana

. kuLas3

kuLyum

. Daymn3

Dima

. slae.ql3

. asMa3

. tiSki3

. sgLina3

Lina

. taswaet3

. tura3

. umbeâj umbaed3 

. wqbl3 

. Sa t-a

"à cette époque-ci/-là"

"à cette époque-ci/-là"

"à ce moment-ci/-là" (C.047/287/292/310/316... ) 
"cette semaine-ci/-là"

"tous les jours"

"toujours, en permanence"

"tout à l’heure"

"tout à l'heure, ce soir"

"tout à l'heure, tantôt"
"tout à l'heure"

"tout à l'heure"

"maintenant"(C.129/547/549/552/553/559/625/631...) 
"après" (C.015) (Fonct.Prop.+/non-Prop.+)

"avant" (Fonct.Prop.+/non-Prop.+)

"pour l'instant" (C.634)
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7. . LES CONNECTEURS: (Autonomes spécifiques à
Incidence large)

aBltiara, "du moins, soit mais"

ahat, "peut-être, sans doute" (C.316/629)
ahyih3 "largement (temporel), plus tard"
amar, "peut-être, il est à craindre, il est possible"
a?dmani3 "soit, admettons"
ardqal3 "ensuite, subséquemment"
aTualm, "peut-être, il est possible"
aeni3 "serait-ce que" (C.430)
bs?i3 "il est vrai, en vérité"

day3 day-n3 "à nouveau, encore" (C.046/143/226/245/340) 
diy-n

dae-nT'a3 "aussi, c'est pourquoi"

dya3 "alors, puis" (C.043/126/280/286/330/459)
lamena3 "mais, cependant" (C.069/167/177/190/194/237/ 
amena 487/535/550/602/634/649)
lamhala 3 "mais" 
amhala

mhsub3 "soit disant, comme si"

mQav3 "au moins, du moins" (C.521)

naqal3 "d'abord, précédemment"(C .013/018/345/401/433)
niy, "n'est-ce-pas ?"
n wakn s "et encore, heureusement encore"
nead, "tout juste, à l ’instant"
qahqa, "soit disant, paraît-il"

taha, "surtout que, et effectivement"
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11.8 .

. tHi , 
yaLi

. walakin, 
lakin

. waMag, 
waMa 
waNag

. waqila,

. wr-ead-ara,

. yak, ik

. ziy, ziy-n, 
ziy-ma 
ziy-mani

. zi£-ma,

. zunik, 
zunak 
zunak-in

. ugav,

. i (+Nominal , 
♦interrogation)

. y ma,

.  ihi,

. aBeda,

. gana,

"en ce cas, dans cette hypothèse" 
(C.157/243/298/308)

"mais, cependant"

"pourtant, comme si" (C.518/522)

"peut-être"
"déj à"
"n'est-ce-pas" (C.449/549/614)
"en fait, en réalité"
(C.265)

"soit disant"

"comme si, soit-disant"

"et même, encore plus"

"et, pour ce qui est de, et alors"
(C.029/189/197/370/372/423/646)
"de plus, nourtant, et pourtant"
(C.027/276/279/282/432/460/490/591/621)

"donc, alors"
(C.488/581/592/653.••)
"surtout, en narticulier"
( c . 1 0 3 / 6 3 1 )

"du moins, au moins, en tout état de cause"



ELEMENTS "HORS-SYNTAXE"

INTERPELLATI FS ET EXCLAMATI FS DIVERS. 

I N T E R P E L L A T E S  A AFFIXES PERSONNELS.
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12. I N T E R P E L L A T E S  ET EXCLAMATIFS DIVERS:

ih3 ah3 "oui"
aneam, "oui (variante polie)"
yirbti3 "oui (variante polie)"
aha3 "non" 
ata

abaân3 "jamais !"
xati3 "absolument pas, au grand jamais !"
lah-Lr, "trop tard !"
yah3 "ah bon, c ’est comme ça"
Nay} "eh bien ! (reproche)"
aWuh3 "allons donc, tu parles !" 
aWah

ahTra, "hélas, las" 
yahTra

ahyih3 "largement ¡(temporel)"
aRa3 "ça suffit !”

xis, "des clous ! des clopinettes ! tu parles !”
ayihqa3 "au fait ! ah oui !"
Sah3 "c'est bien fait"
a, "hé !,ho !” (appel)
ay (+ voyelle)



- 184 -

13. I N T E R P E L L A T E S  A MORPHEMES PERSONNELS AFFIXES:

yaLah3 

yaLahut3

aha, 
ahaw3 

ahamty

saw 3 

iya3

■iyaw3 iyat3 

ryamt3

(a)rwafy,
(a)rwafyut3 

(a)vwahumt3

yuv-kj 
yuv-m, 
yuv-wat3 

yur-wamty
dal-ak,

T'xi'l-k, bas-k3 

Txil-m, bae-km3 

1yx'il-kWn3 bae-kWn} 
Txil-k^nt, bae~kWnt3

'allons (toi)!"
'allons (vous)!"
'allons (toi)!"
'allons (vous hommes)!"
'allons (vous femmes)!"
'chut!, tais-toi!"
'taisez-vous (plur.)"
'viens, allons"
'venez" (+plur.,+masc.)
'venez (vous femmes)" (+plur.,+fém.)
'viens"
'venez" (+plur.,+masc.)
'venez (vous, femmes)"(+plur.,+fêm.)
'attention!(toi homme)" (+sing.,+masc.) 

" (toi femme) (+sing.,+fém,)
" (vous hommes) (+plur . ,+masc , )■ 
" (vous femmes)(+plur.,+fém,)

"attention"
"je t'en prie/supplie..." (masc.)
"je t'en prie..." (fém.)
"je vous en prie..." (masc.)
'je vous en prie..." (fém.)

Tïm end-ak 3 

Timend-am3

"chiche!(toi homme)" (+masc.) 
" (tpi femme)" (+fém.)

ay - d gav - ak3 "tu(...)es loin du compte, tu en es loin, 
ce(que)entre-toi tu peux courir!"

(compatible avec tout le paradigme des pronoms affixes).



I. SYNTAXE DES MODALITES 

ET SUBSTITUTS.

On présente dans cette partie les signifi.es et les 
compatibilités des modalités et des substituts, après en 
avoir examiné les signifiants dans la partie I.

Les monèmes indicateurs de fonctions (fonctionnels 
propositionnels/non-propositionnelsj monèmes de prédication 
spécifiques) sont étudiés en "Syntaxe de l ’énoncé" (partie III), 
en même temps que la fonction à laquelle ils correspondent; 
cette organisation permet d'éviter une trop grande dispersion.

Il en est de même des Autonomes (chapitre 31.) dont la 
plupart sont plus des expansions nominales sans marque expli
cite de dépendance, que des unités spécialisées.-

(La liste des unités constituant chacune des classes est four
nie dans l'inventaire des signifiants, partie I.)



LES MODALITES DU NOM

A. MODALITES OBLIGATOIRES 
(=CENTRALES)

. LE GENRE : Masculin ^ Féminin 

. LE NOMBRE: Singulier ^ Pluriel 

. L'ETAT : Etat Libres Etat d'Annexion

B. MODALITES DERIVATIONNELLES

C. MODALITES FACULTATIVES 
(=PERIPHERIQUES)

. MODALITES LOCATIVES

. MODALITES PERSONNELLES

. MODALITE D'ALTERITE

. PRE-DETERMINANTS DU NOM
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A. MODALITES OBLIGATOIRES (CENTRALES)

Le NOM connaît trois modalités centrales binaires dont les 
signifiants sont partiellement amalgamés (voir § 4.1.)*

14.1. le GENRE: masculin ^ féminin
On doit considérer les deux genres du berbère comme une véri
table opposition; tout lexème nominal est susceptible de se 
rencontrer aux deux formes. De plus, même pour les lexèmes 
(nombreux) pour lesquels l'usage privilégie l'un des deux, 
l'autre est toujours possible (et correctement décodé si on 
le propose). Cela est vérifié même pour les lexèmes à réfè
rent fortement sexué:

argaz
homme + masc. 
="un/l'homme"
tamTut
femme + fém.

targazt 
homme + fém.
="une/l'homme = une femmelette"

amTu
femme + masc.

="un/le femme = une femme hommasse"="une/la femme”
. Valeur:

le genre berbère recouvre des oppositions hétérogènes:
(a)- opposition de sexe: MALE ~ FEMELLE

Masculin: alyWm aqsiê
| "chameau” "garçon"

Féminin : talyWmt taqêièt
"chamelle" "fille"

(b)- opposition de taille: FORME NEUTRE ^ DIMINUTIF
^ AUGMENTATIF

Forme neutre —  
Masculin 
iyzr, "torrent" 
aXam, "maison"
Forme neutre —
Féminin
tiT , "oeil"

Diminutif
Féminin
tiyzrt, "petit torrent" 
taXamt, "maisonnette, chambre"
Augmentatif
Masculin
iTw , "gros oeil globuleux"
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(c)-relation d ’hyponymie ^ hyperonymie: 
GENRE ~ INDIVIDU 
(Masculin) (Féminin)

Mas c u l i n : as In
"le frêne, les 
frênes(collectif)"

azMur
"l’olivier, les 
oliviers(collectif)"

Féminin : taslnt 
"un frêne 
(particulier)"

tazMurt 
"un olivier 
(particulier"

Les trois couples d ’oppositions ne sont naturellement
pas distribués de façon totalement aléatoire;
L ’opposition mâle ~ femelle n ’est attestée que pour les le- 
xèmes à réfèrent sexué.
L'opposition forme neutre augmentatif /diminutif est surtout 
vérifiée pour les lexèmes à réfèrent inanimé (non-végétal),
L ’opposition Genre ^ Individu ne concerne que des végétaux.
La polyvalence axiologique explique sans doute que la distinc
tion de genre reste vivante en berbère: le choix de l ’un des 
deux membres de l’opposition a toujours de fortes chances 
d ’être significatif.

14.2. LE NOMBRE: Singulier ^ Pluriel

Mis à part quelques rares pluriels tantum, tous les lexèmes 
nominaux connaissent l ’opposition.
Les exceptions sont généralement des noms de matières élémen
taires :

(pluriel)
"eaux" irdn, "blé"

(pluriel)
iZan3 

(pluriel)
"excréments" timzin, "orge" 

(pluriel)
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14.3. L'ETAT: Etat Libre ^ Etat d'Annexion (E.L. ^ E.A.)

L'opposition d'Etat est, en synchronie, assez largement un 
fait de morphologie; la forme marquée (E.A.) est, le plus sou
vent, déterminée par le contexte.
L'Etat d'Annexion doit être considéré comme le membre marqué 
de l'opposition puisqu'il ne peut apparaître qu'intégré à 
certains cadres syntagmatiques, alors que l'Etat Libre est la 
forme utilisée dans les emplois hors syntaxe.

L'opposition d'Etat existe aussi bien au masculin 
qu'au féminin, au singulier qu'au pluriel.

Elle est cependant absente dans un nombre assez élevé 
de cas où il y a syncrétisme des deux formes (E.L./E.A.):

- certains noms berbères anciens qui semblent remonter à un 
stade où cette opposition.n'existait pas (ou fonctionnait 
dans des conditions forts différentes):

fad. "soif"
laZj "faim"
nadam3 "sommeil"
karafj "ankylosé"
bTu, "partage, séparation"
bRu, "lâchage, répudiation

Tous ces noms ne portent pas les voyelles pré-thématiques, 
support de l'opposition d'état (voir morphologie, § 4.15.)

- les unités (très nombreuses, 30 à 40% du lexique), emprun
tées à l'arabe. On ne doit pas oublier non plus les noms em
pruntés au français ( Raâyu...).

- dans des conditions morphologiques très précises, cer
tains féminins et pluriels (dits "à voyelle initiale cons
tante", voir § 3.4.).

Formellement, c'est donc une modalité en perte de 
vitesse, même si elle reste fondamentale (certains dialectes 
"excentriques" l'ont complètement abandonnée).
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14 . 4 . Conditions d ’apparition et VALEUR:

La forme d'Etat d'Annexion apparaît automatiquement (et n'est 
donc pas pertinente) après la quasi-totalité des fonctionnels 
non-propositionnels :

. n, "de”
• dG, "dans"
. i3 "à, pour"

Le Nom autonomisé par un fonctionnel est donc géné
ralement à l'Etat d'Annexion. La fonction étant déjà indiquée 
par le fonctionnel, la marque d'état n'est qu'un phénomène 
morphologique redondant.

Il existe pourtant une exception: la distinction entre 
les prépositions:

. s, "vers" et s, "avec, au moyen de" 
est assurée par l'opposition de la marque d'état du nom sub
séquent;

Nom

. s, "vers" — *- Etat Libre
s, "au moyen de"— »Etat d'Annexion

(1 ) . . . s aman...
vers eaux (+ E .L .)

= "...vers 1'eau..."
(2). . . s waman...

avec eaux (+ E .A .)
="...avec (de) l'eau..."

En dehors de ce cas tout à fait marginal (et sans dou
te secondaire), l'opposition d'état joue un rôle syntaxique 
dans les environnements suivants:

- après le verbe, elle permet de distinguer:
. le Nom en fonction d'Expansion Référentielle (voir 

§ 20.2.-20.4. ) ___ .. Etat d'Annexion.
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. du Nom en fonction d'Expansion Directe (voir § 20.5.)__►
Etat Libre:

(3) y -nya wrgaz
il-a tué homme (+E.A.)

="il a tué, l'homme = l'homme a tué"

(4) y -nya argaz
il-a tué homme (+ E.L.)

="il a tué un homme"

14.5. - après un autre lexème nominal, l'Etat d'Annexion est 
la marque de la relation de détermination (voir § 23.4.) 
dans les cas suivants (la préposition n, "de" étant absente):

. après Nom de nombre (jusqu'à 10, voir § 4.19.-20)

(5) yiwn wrgaz
un homme (+ E .A .)

(6) snat tlawin
deux femmes (+ E.A.)

. lorsque le Nominal déterminant appartient à la sous-caté- 
gorie morphologique des masculins à Etat d'Annexion en /u/ 
(voir § 4.11.)

.Nom1 + Nom2 (E.A. = /u/)
(7) taDart ugMun 

village agMun (+ E.A.)
="le village d'Aguemoun"

(8) awal uârwis
parole fou (+ E.A.)
="des paroles de fou"

Dans ce contexte l'Etat d'annexion (="Nom complément de nom") 
s'oppose à l'Etat libre (="adjectif", voir § 28.5.).
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(9) awal uâvwis ^ (10) awal a'drwis
parole fou (+E.A.=Nom) parole fou (+E.L.=Adjectif) 
="paroles de fou" ="paroles folles"

14.6. L'Etat d'Annexion est donc la marque qui assure l'iden
tification de:

- la fonction Expansion Référentielle
- dans un petit nombre de cas, du Nom en fonction du"complé- 

ment de Nom".

Bien que la "morphologisation" en fasse désormais une 
donnée assez largement non-pertinente, l'état d'annexion est 
donc bien un indicateur de fonction, support de la relation 
de dépendance entre un Nom déterminant et l'unité (NOM ou mo- 
nème personnel) qu'il détermine.

Le terme de "cas" utilisé par K.G. PRASSE est certainement 
peu approprié, même si, comme l'observe très justement cet 
auteur (1974, p.11):

"Puisqu'on n'a que deux cas, ils ont évidemment cha
cun une connotation très l a r g e M a i s  ce sont bien des 
cas dans le sens qu'ils désignent les fonctions des noms 
dans la phrase."

On préférera à une telle dénomination qui évoque imman
quablement des réalités bien différentes (cas du latin...), 
celle, plus générale, d'indicateur de fonction/marque de 
dépendance (sur ce point, voir aussi GALAND, 1964, p.39).
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B. LES MODALITES DERIVATIONNELLES DU NOM:

La dérivation Nominale

Les racines lexèmatiques verbales servent aussi de base de 
formation à des nominaux de type divers.

On retrouve dans les dérivés nominaux les mêmes mor
phèmes dérivationnels que pour le verbe:

(a)- des marques de type expressif (affixes, redoublement, 
allongements) que l'on doit considérer comme lexicales, et 
dont l'étude ne peut être dissociée de celle des faits ana
logues dans le verbe (chap. 34).

(b)- des marques beaucoup plus systématiques servant à for
mer des nominaux déverbatifs; ces dernières constituent un 
fait de grammaire. Elles relèvent de l'étude syntaxique puis
que leur fonction est d'assurer un transfert catégoriel (caté
gorie des lexèmes verbaux— .-classe des nominaux)..

14.7. En théorie, à partir d'un lexème verbal, il est pos
sible d'obtenir:

. Un Nom d'Action Verbale (dénominatif abstrait) qui 
réfère au procès (="le fait de -").

rwy ___ ». N.A.V. arway
="remuer" ="fait de remuer"

attesté pour toute forme verbale, simple ou dérivée.

. U n  Nom déverbatif concret
vraisemblablement par suite d'une tendance du Nom d'Action 
Verbale à devenir un déverbatif concret (Nom d'Action Verbale 
— déverbatif concret):

adn ____ aTan (qui a pourtant une forme
"la maladie" typique de N.A.V.)

se distingue nettement de:
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adn — ► adan (=Nom d'Action Verbale)
"le fait d'etre malade"
(qui est très certainement une reformation 
secondaire)

Certains dérivés associent les deux valeurs:
avu --- - tira, -"fait d'écrire" et

-"écriture"

ams ,---► aMus3 -"fait d'être sale" et
-"saleté"

14.8. Mais le plus souvent, seule la valeur de nom 
concret est conservée:

bry3

"écraser, réduire en 
petits
knf3

"rôtir"

• rzf3
"aller en visite"

. TL3

"emmailloter"

abvuy3

"petit morceau (viande)"

akanif,

"viande à rôtir"
tarzftj 
"cadeau, provisions pour 
une visite"
taT'a It 3 
"lange ..."

et l'exemple particulièrement frappant:
*vgz 3 ___ _ avgaz3

"marcher"(touareg) "homme"

Pour les verbes dérivés, quelques déverbatifs concrets 
pourraient être d'anciens Noms d'Agents:

SiFg,

"faire voler"
isiFg 3 
"oisillon"
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. Sgm3 ____ ► iSgmi,
"faire pousser, donner des "pousse" 
branches, des bourgeons"

14.9- . Un Nom d'Agent (le terme, désormais consacré est 
malheureux: Nom Verbal d'Animé ou de Personne, serait certai
nement mieux adapté):

adn ____ _ amudin
"être malade" "(un)malade"
Tr --- ► amaT'av

"mendier, supplier" "mendiant"
Certains faits montrent qu'il peut y avoir des glissements 
Nom d ’Agent.__►Nom d'instrument ou déverbatif concret:

Dz --- ► amaDaz
"piler" "pilon"
zdy --- - tanzduyt

habitation" "habitation"
Quelques dérivés nominaux de ce type peuvent fonctionner com
me déterminant lexical d'un Nom (=Adjectif, § 14.11.).

. Un Nom d'instrument:
on peut sérieusement s ’interroger sur l'existence réelle de 
cette catégorie en synchronie: les dérivés de ce type sont 
extrêmement rares et tendent à se confondre avec les Noms 
d'Action Verbale issus de verbes dérivés en s-, qui, de leur 
côté tendent à devenir des déverbatifs concrets; ainsi:

. asvgl, a)- "fait de (faire)obstruer", N.A.V. issu d'un
if»dérivé srgl, "(faire)obstruer".

b)- "bouchon", Nom d'instrument, du verbe rgl, 
"obstruer"
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. asfru3 a)- "fait de rendre clair", N.A.V. issu d ’un 
dérivé sfru, "rendre clair..."

•b)- "poème", Nom d'instrument, du verbe fru,
"être clair, intelligible..."

On pourrait analyser, sans grande distorsion, les Noms 
d'instrument comme des Noms d'Actions Verbales devenus noms côn- 
crets , suivant en cela une pente générale du système.
On citera pourtant:

asagWm3 "amphore pour porter l’eau"
----  agWm , "aller chercher de l'eau, puiser"

iSgni, "aiguille"
+--- gnu, "coudre à gros points"

isiQs, "dard, aiguillon"
----  Qa, "piquer"

azcLuz,, "battoir, maillet"
«---  Dz, "piler"

14.10. Mis à part le Nom d'Action Vêvbate qui est toujours 
attesté pour toute forme verbale, les autres dérivés nomi
naux sont rares, voire exceptionnels;
Pour un échantillon de 300 verbes usuels i radical court (mieux 
intégrés dans la langue, et donc susceptibles d ’avoir un maxi-- 
mum de dérivés, § 5.13.-)* on a relevé, en dth©rs des Noms 
d'Action verbale, à peine plus d ’une trentaine de dérivés 
nominaux répartis comme suit:

- 1/3 = Noms d'instrument, Noms Verbaux Concrets.
- 2/3 = Noms d'Agent.

Ce constat est fondamental; il dénote un# t@ndl.ftce très accu=
sée au figement de la dérivation nomlnale j le phénomène semblé
beaucoup plus marqué en kabyle que dans t©U8 autres grands
dialectes berbères (touareg et chleuh, notamment). Dans l’op^
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tique de l'enrichissement lexical de la langue, il y a sur ce 
point, tout un travail de "revivification" à entreprendre.

14.11. . L'Adjectif: (voir aussi chap. 27)

Contrairement aux substantifs, dont la liaison à un lexème 
verbal vivant est plus aléatoire, l'adjectif est presque tou
jours dérivé d'un radical verbal attesté. Certaines catégo
ries de verbes (les "verbes d'états", § 5.4.-5 .7.-) ont, très 
régulièrement, un adjectif qui leur correspond.

iwviy 3 
izwiy 3

"ê. 
"ê.

j aune" 
rouge"

». awray3 
w

azG ay3

"j aune" 
"rouge"

imlul3 "ê. blanc" amLal, "blanc"
ibrik3 "ê. noir" „ ahrkan3 "noir"
azay, "ê. lourd" _ a?.ayan3 "lourd"

Mais cette possibilité n'existe pas que pour les ver
bes d'Etats formellement marqués comme tels (modalités person
nelles spécifiques et morphologie thématique particulière,
§ 5 - 16.-); certains adjectifs sont formés à partir de ver
bes ne possédant pas (ou plus ?) ces caractéristiques formelles

Dryl3

ezg,
yar/Qar,

"ê. aveugle" 
"ê. sourd" 
"ê. sec"

adryal3 

aeZug, 
aquran,

"aveugle"
"sourd"
" sec "

Il y a par ailleurs de nombreux chevauchements entre Noms 
d'Agents et Adjectifs, puisque certains dérivés nominaux 
à préfixe (a)m- peuvent fonctionner comme déterminant d'un 
autre nom:

amak ar3 

amudin, 
amuSnaw, 
amrniz3 

amuDir,

"voleur"
"(un) malade" 
"sage"
"(un) malade" 
"vivant"



anrzuf, "visiteur"
amLazu, "affamé"
amQarsu, "déchiré"
amRku, "répugnant"
amRzu3 "infirme"
imikri 3 "rachitique, rabougri
amngur, "sans postérité"

L'adjectif kabyle est donc tout à fait conforme au 
cas général puisque par ses latitudes fonctionnelles et com- 
binatoires, il appartient à la sphère du Nom, et, par sa for
mation, il se rattache au Verbe. (MARTINET, E.E.G. 4.44.)

14.12. - Les morphèmes adjectiveurs: bu-/ M - 3 war-

Ces trois préfixes en se combinant à un NOM forment des syn- 
thèmes capables d'assumer le rôle de déterminant direct d'un 
autre nom; ils assurent donc un véritable transfert de classe.

. bu-/M- : "caractérisé(e) par, possesseur de, à"

. war- : "sans, privé de"
est une unité résiduelle en kabyle. On l'a relevée dans :

. war - ism

sans - nom (="anonyme") = "annulaire"
(10). war - Sed, a wr i -lal! (proverbe) 

sans - chance, Négation il-naître
Optâtive

="celui qui n'a pas de chance, mieux vaut qu'il ne 
naisse pas !"

(11).am tyribt war -atma -s (poésie) 
comme exilée sans-frère-ses

="comme une exilée sans/privée de ses frères"



- 199 -

14 .13 .- wi-s / ti-s : Adjectifs Numéraux Ordinaux.
wi-s + Nom de Nombre (Adjectif masculin) 
ti-s + Nom de Nombre (Adjectif féminin)

Mis à part:
. amzwarus "premier" ^ imzwura, "premiers" 

tawzwarut, "première" 'v, timzwura3 "premières"

. anGaruj "dernier" ^ inGura3 "derniers"

tanGaruts "dernière" ~ tinGura, "dernières"

formés par d ’autres procédures, les Adjectifs Numéraux Ordi
naux ne connaissent pas la modalité de pluriel.

Ces complexes wi-s /ti-s sont eux-mêmes composés de 
substituts déïctiques indéfinis wi/ti3 "celui, celle" (§ 7.8.- 
et, de la préposition s "avec, au moyen de":

wi - s  -tlata 
celui-avec-trois 

="cëlui avec lequel trois (est complet)"
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C. MODALITES FACULTATIVES DU NOM (-périphériques)

La grande majorité des monèmes que l'on peut être tenté 
d'analyser comme des modalités du nom, se ramène par 
leur combinatoire et leurs fonctions, à d'autres catégories 
fondamentales (Nominale/fonctionnels); ex: 

atas3 "beaucoup",
. connaît l'opposition d'Etat_» watas
. peut assurer toutes les fonctions spécifiquement nomi

nales :
- Prédicat du type d + Nom (chap. 22)

(12). d atas
Aux. beaucoup 
Préd.

="c'est beaucoup, c'est déjà pas mal"
- Expansion Référentielle:

(13 ) • y -La watas
il-est beaucoup +E.A, (-Ex. Réf.)

="il y en a beaucoup"
- Centre d'Expansion Nominale déterminâtive du Nom:

(14) . atas n mDn
beaucoup de gens

Toutes les modalités périphériques du Nom se combinent
avec :

- les lexèmes nominaux: substantifs, Adjectifs et Numéraux
- les substituts indépendants, à 1'exclusion des pronoms 

personnels indépendants.

14.14. . MODALITES LOCATIVES (ou "dêïetiques")
Elles concernent la localisation du réfèrent du lexème nominal 
par rapport au locuteur (traditionnellement "adjectifs démons
tratifs").
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Elles opposent:
- proximité immédiate: -a, agi, agini 

La distinction entre les trois formes est à peu près complète
ment estompée; tout au plus, les formes "étoffées" impliquent- 
elles une insistance sur la proximité.

aXam -a, aXam -agi, aXam -agini,

maison-ci(l) maison-ci(2) maison-ci(3)
"cette maison" "cette maison-ci" "cette maison-ci, ici"

- éloignement: -iNa / -ihin 
Ces deux formes sont quasiment équivalentes en kabyle; ihin 
réfère peut-être à un éloignement plus marqué que -iNa.

aXam -iNa, aXam -ihin,

maison-là-bas ' maison-là-bas (au loin)
="cette maison là-bas" ="cette maison là-bas(au loin)"

(La situation est différente dans d'autres dialectes berbères 
qui opposent :

(i)Na : éloignement par rapport au locuteur, 
proximité par rapport à l'auditeur 

(i)(h)in : éloignement absolu.)

- absence :
(réfèrent simplement évoqué/non-visible = "en question"): -Ni

aXam - Ni 
maison - en question 

= "la maison en question, dont on a parlé,- 
la fameuse maison..."

14.15. MODALITES PERSONNELLES ("possessifs")
(voir § 17.4 .)
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14.16. MODALITES D'ALTERITE: -Nidn / -yd3 "autre"

+ NOM:

+ NOMBRE:

+ PRONOMS INTERROGATIFS:

+ SUBSTITUT DEICTIQUE

+ SUBSTITUT DEICTIQUE:

a S -Nidn 
jour autre

yiwn -Nidn 
un autre
anda -Nidn 
où autre

="un autre jour"

="un autre"

="ailleurs
wa - -yd

celui-ci-autre ="un autre" (indéfini
wigad-Nidn 
ceux autres = "d* autres"

La combinaison avec la modalité d'altérité estompe la 
valeur définie du pronom.

14.17. PRE-DETERMINANTS DU NOM:
haêa, 
siwa 
ala 

. ma-d

"seulement, rien que"

"quant à, pour ce qui est de"
xas, "seul(e), seulement"

. ula-d, "même, aussi"

lal3 yal, "nombre, maint"
yiv, "mauvais,mal"

sont des monèmes invariables (incompatibles avec les marques 
de genre/nombre/état), uni-fonctionnels et uni-nucléaires : 
ils ne peuvent déterminer qu'un nominal libre (Nom ou Substi
tut Indépendant); leur rôle est de nature strictement séman
tique :
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ils n'ont aucune incidence,
- ni sur les rapports syntaxiques pré-existants dans l'énoncé 
(leur suppression laisse intacte la structure),
- ni sur l'appartenance catégorielle du lexème qu'ils déter

minent .

14.18. (Les morphèmes . bu-/M-, "caractérisé par, possesseur
de, à . . . "

. war-j "privé de" 
ne sont pas de simples déterminants puisqu'ils transforment 
le substantif en adjectif; ils ont une fonction de transfert 
de classe et sont étudiés avec les morphèmes dérivationnels 
en tant que "morphèmes adjectiveurs", § 14.12.



15, MODALITES'DU VERBE

A. MODALITES OBLIGATOIRES ( c e n t r a l e s )
- INDICES DE PERSONNE
- "PARTICIPE"
- MODALITES ASPECTUELLES

B. MODALITES DERIVATIONNELLES

C. MODALITES FACULTATIVES (=périphériques)
- MODALITES D ’ORIENTATION 

SPATIALE.
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A. MODALITES OBLIGATOIRES (centrales)

15.1. . LES INDICES DE PERSONNE:
Les indices de personne sont des déterminants grammaticaux qui 
accompagnent presque automatiquement toute forme verbale (à 
l’exception du "participe"). De ce point de vue, ce sont donc 
des "modalités obligatoires" du verbe. Mais, par ailleurs, leur 
rôle syntaxique déborde le cadre habituel que l’on fixe aux 
modalités (= déterminations essentiellement "sémantiques", 
n ’ayant aucune incidence sur les fonctions), puisqu’ils par
ticipent directement à la prédication. Aussi en examine-t-on 
le statut avec le Syntagme Prédicatif Verbal ( § 19.5.-8.).

On notera que l’indice de personne est, au moins aux 
3èmes personnes du singulier et du pluriel ("il/elle, Ils/elles") 
et à la 2ème personne du pluriel ("vous masc./vous fém."), un 
segment complexe amalgamant la modalité personnelle et une mar
que de genre ("masculin" % "féminin"):

2ème pers. plur. - "vous, masc." t------ m
"vous, fém." t- m-t

marque de féminin

3èmes pers.plur. - "ils" n
- "elles" n-t

marque de féminin

3èmes pers.sing. - "il" y------
amalgame
3ème pers. + masc.

"elle" t-------
amalgame
3ème pers. + fém.
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15-2. .Le SUFFIXE -t de la 1ère PERSONNE du PLURIEL:
Variante morphologique ou morphème d 'injonctif-inclusif?

La comparaison avec les autres dialectes berbère montre que 
cet élément est une ancienne marque d'injonctif; 
en kabyle, cette forme est devenue très rare et presque équivalente à la 
forme normale; elle ne peut s'associer qu’à un thème d'aoriste (1ère pers.plur.): 

a n-Du-t O) a n-Du (forme normale)
"nous (y) allons, allons y !" "nous irons, nous viendrons"

15.3. .Le "PARTICIPE":
est une forme particulière, incompatible avec les indices de 
personne, qui caractérise le verbe employé comme déterminant 
prédioatoîde du Nom ("relative"). Ses conditions d'apparition 
et sa fonction sont examinées dans le chapitre consacré à ce 
type d'expansions ( § 29.6.-7.).

15.4. . LES MODALITES ASPECTUELLES:

Remarques méthodologiques:

L'étude du système des oppositions aspectuelles pose -en ber
bère, comme dans bien des langues- des problèmes théoriques 
et pratiques d'une rare complexité.

On ne s'étonnera pas du foisonnement terminologique 
et de la multiplicité des systèmes proposés depuis trois décen
nies (BASSET, 1952 b; PENCHOEN, 1966 et 1973; BENTOLILA, 1974; 
PRASSE, 1973 et GALAND, 1977, pour ne citer que les plus mar
quants) .

Les Berbérisants (aidés sans doute en cela par les 
descriptions des langues sémitiques) ont assez tôt reconnu la 
nature fondamentalement aspective et non-temporelle du système.

Mais au-delà de ce constat admis désormais par tous 
les spécialistes (une exception notable cependant, le généra- 
tiviste ABDELMASSIH, 1968, qui analyse le système en terme de
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temps), aucune description ne semble faire l’unanimité.
En fait, il est sûr que chaque dialecte possède son 

système propre qui doit être dégagé de façon interne; toute 
transposition d ’un dialecte à un autre, toute approche globa
lisante ("pan-berbère", -t.e. visant à établir un système ionique ber
bère ) sera toujours largement inadéquate. Et l’on aurait tort 
de considérer, a priori, ces divergences comme de simples 
"réinterprétations-adaptations" locales d ’un système fondamen
tal "pan-berbère".

15-5. Une des principales difficultés (linguistiques) à 
laquelle se heurte le descripteur est le problème du cadre 
d'analyse ; comme toute unité significative, la modalité as- 
pectuelle est sous la dépendance étroite de son environnement 
linguistique. Le sens en est largement lié:

- au signifié du lexème verbal avec lequel elle se combine; 
un aspect donné n ’aura pas le même sens avec les verbes "man
ger", "dormir", "devenir", "penser" ou "être grand".

- au contexte large, d ’une diversité sans limites. La pré
sence, notamment, d ’un autre verbe ou de déterminants quelcon
ques évoluant dans la sp.hère "aspectuo-temporelle" va sensible
ment influer sur le thème verbal dont on cherche à déterminer 
la valeur aspectuelle.

Devant de telles fluctuations, comment dégager le si
gnifié des modalités aspectuelles et comment en établir le 
système axiologique ?
Peut-on même encore parler de système ?
N ’y en a-t-il pas en fait plusieurs ?

Lorsqu'on part des énoncés réels d ’un corpus, on court 
toujours le risque d'attribuer au verbe des éléments de signi
fication véhiculés par les unités co-occurentes.

Si, pour réduire cette infinie diversite des environ
nements, on se fonde sur une typologie des contextes, on évolue
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en fait, entre deux écueils difficiles à éviter:
- ou bien la grille est légère et d'utilisation rela

tivement aisée, mais elle risque de ne fournir que des indi
cations assez grossières.

- ou bien, elle est fine, et son application deviendra 
d'une lourdeur extrême en raison du nombre élevé de variables 
contextuelles dont il faudra simultanément tenir compte.

Sur le plan lexical, une telle grille suppose que l’on 
dispose (au moins) d ’une sous-catégorisation sémantico-synta- 
xique sérieuse de tous les verbes usuels.
En fait, si l'on adopte d'emblée une approche de type contextuel, 
on en arrive vite au constat de MAHMOUDIAN (1976, chap.18) pour 
qui il est illusoire d'espérer établir un réseau de correspondan
ces bi-univoques entre un inventaire de formes et un inventaire 
de valeurs.
L'objectif ne peut plus être alors qu'un classement des sens des 
modalités dans les contextes les plus fréquents (MAHMOUDIAN, 19"6, 
p.283).
Sans nier l'intérêt (et même la nécessité) d'une telle étude, on 
préférera essayer de dégager un système de valeurs très générales 
(évidemment assez imprécises) susceptibles de rendre compte de la 
totalité des attestations possibles.

15.6. Un autre problème est celui de l’établissement du ré
seau d'oppositions; s'il ne peut guère y avoir de divergences 
quant à l'inventaire des modalités aspectuelles, il reste que 
leur VALEUR -et donc l'interprétation axiologique globale du 
système- pourra varier en fonction de la hiérarchie des oppo
sitions que l'on retiendra.

La question ne se pose naturellement pas dans le 
cadre d'un système binaire (A et B) ou le seul réseau d ’oppo
sition possible est : A ^ B; mais, elle devient épineuse si 
l'on est en présence d'un ensemble comportant un nombre plus 
élevé de. formes; dans l'inventaire A, B, C et D on peut oppo
ser prioritairement :
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A ^ B, C, D / B ^ A, C, D / C ^ A,B, D / A, B a. C, D /
A, C % B, D / A, D ^ B, C.

Tout dépendra en fait, des critères que l'on adoptera 
et il est donc essentiel de bien les expliciter.

15.7. Procédure :

1°) On établit l'inventaire des formes verbales en oppo
sition. On obtient ainsi une première liste inorganisée des 
modalités aspectuelles ( § 15 . 8 .-15 .10 . ) .

Il s'avère qu'il existe deux sous-systèmes d'opposi
tion en fonction du contexte ( § 15.11-)•

2°) Sur la base strictement objective:
a)- des rapports des signifiants (non-décisif = indice)
b)- de la combinatoire aspectuelle (décisif)
c)- des phénomènes de neutralisation (décisif)
d)- des données statistiques (décisif)
on dégage la hiérarchie des oppositions et la structure du 
système ( § 15 .12 .-15 .14.).

3°) Dans ce cadre, on détermine la valeur de chaque moda
lité aspective en s'appuyant d'abord sur des PREDICATS 
verbaux (à l'exclusion des prédicatoïdes qui sont trop 
fortement soumis aux contraintes du contexte) appartenant 
à des phrases déclaratives achevées simples (= ne compor
tant pas de proposition subordonnée). On vérifie l'adéqua
tion des valeurs ainsi dégagées par retour systématique 
au corpus (§.15.18-15.24.).

4°) On examine les faits marginaux ( § 15.25.-15.29. )

On n'entreprendra pas d'examen détaillé des effets de 
sens liés aux contextes; on se situe résolument au niveau du 
système de la langue (niveau axiologique) et, non au niveau 
de la parole (niveau sémantique-stylistique).
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15-8. .Les formes en opposition

Les Thèmes verbaux kabyles :

(Impératif) '

7 wak V

(Impératif 
Intensif)

TakW r

Aoriste

7 wak r

Aoriste
Intensif
T'akWr

Prétérit

ukr

Prétérit
Négatif

ukir

1 w ak r ’voler"
sur le statut de l’impératif, voir § 15.l6.-17.

Du point de vue des signifiants, les deux thèmes fon
damentaux sont ceux de 1’Aoriste et du Prétérit. Les autres 
thèmes apparaissent tous comme secondaires par rapport à ces 
deux thèmes de base:

aoriste
ou , + marque

prétérit ̂
(pour plus de détails, on se reportera à la "Morphologie thé
matique", § 5.13.-5.24.).

D ’ailleurs, cette transparence des liens formels a fait 
que pendant longtemps, on a considéré le thème d ’Aoriste Inten
sif comme n ’appartenant pas au système élémentaire; on y voy
ait une forme dérivée (dite "forme d ’habitude") que l’on étu
diait dans le cadre de la dérivation verbale.

C ’est A. BASSET qui, le premier, a remis en cause cette 
présentation en replaçant la "forme d ’habitude" sur le même 
plan que les thèmes primitifs. Dès 1929, il écrivait:
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"la forme d'habitude est un élément nécessaire du système 
actuel, aussi vivante, aussi fréquente que l'aoriste et le 
prétérit". (1929 b, P-L.)
Dans tous ses travaux ultérieurs, il reprendra et précisera 
cette thèse; Plus tard, il écrit:

"Ce que nous appelons impératif intensif et aoriste inten
sif étaient jusqu'ici réunis sous le nom de forme d'habitude, 
considérée comme une forme dérivée, au même titre que les au
tres formes dérivées, à sifflante, dentale, nasale par exemple.
Il y a tout lieu de penser que ce dernier point de vue est 
exact historiquement [... ] Mais dans le système actuel du verbe, 
leur condition d'emploi, leur rôle sont exactement parallèles 
à ceux de l'impératif, de l'aoriste et du prétérit..."
(1952 b, p. 14.).
Effectivement, si l'on ne se fonde que sur les signifiants, 
l'aoriste intensif (="forme d'habitude") est bien un dérivé 
de l'aoriste, mais, par sa fréquence et ses emplois, il fait 
partie du jeu des thèmes primitifs. A. BÂSSET a donc .introduit 
la perspective fonctionnelle dans son analyse.

15.9. Mais ce redressement ne suffit pas à faire du système 
des oppositions thématiques le système synchronique des op
positions aspectuelles kabyles;

- Le thème d'aoriste n'est, en kabyle, qu'un archaïsme 
. . (24)en voie de disparition . Sous sa forme isolee, il n'est

pratiquement plus attesté que dans la poésie (voir § 15.25.-15.29).

(24) Ce qui n'est pas le cas dans les parlers berbères du 
Maroc où il conserve une vitalité certaine.
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Dans le discours courant sa fréquence est de l'ordre 
de celle du passé simple en français, dans l’usage standard 
oral, c'est-à-dire à peu près nulle. La totalité de notre cor
pus en donne une seule attestation en dehors du discours poé
tique .

Maintenir l'aoriste dans le système des oppositions 
aspectuelles fondamentales relèverait, en kabyle, purement et 
simplement de la diachronie.

En fait, le thème d'aoriste n'est guère employé que 
précédé de la modalité pré-verbale ad ("Non-Réel”, § 15.21.).

L'aoriste, complètement marginal, est remplacé par des 
formes complexes qui en sont issues :

ad + Aoriste, Aoriste Intensif...
Comme l'opposition Aoriste Prétérit n'est pas marquée pour 
près de 1 0 % des verbes (chiffre obtenu à partir d'environ 
4000 verbes), la réorganisation du couple:

. Aoriste ~ Prétérit
en,

. Aoriste + autre marque ^ Prétérit

s'explique sans doute par le besoin de (re)donner une consis
tance formelle à la distinction,

15.10. - Le Prétérit Négatif n'est qu'une variante morpholo
gique obligatoire du Prétérit quand celui-ci est précédé,

(a), de la modalité négative wv/ur3

(b). des subordonnants d'hypothèse, luHan3 mv3 lmr3 "si".

Cette forme qui n'existe que pour certaines catégories 
morphologiques de verbes, n'a aucune indépendance fonctionnelle 
par rapport au Prétérit.

- Parallèlement à la combinaison ad + Aoriste, il existe 
une forme ad + Aoriste Intensif {ad étant ici une modalité as-
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pectuelle facultative).

- Le thème d'Aoriste Intensif peut se combiner à un 
monème a/la dont le signifié est indiscutablement aspectuel.

Les formes verbales susceptibles de s’opposer dans 
l'usage synchronique kabyle sont donc les suivantes:

1. Prétérit
2. Aoriste Intensif
3. ad + Aoriste
4. ad + Aoriste Intensif 
5- a/la + Aoriste Intensif

y-ukr

y-T'akWr
j 1w ad y-ak r

ad y-T'akWr
a y-T'akWr

Il existe par ailleurs une modalité (non-strictement verbale)
a wr qui, dans des conditions très particulières (voir § 16.5.-
16.7.), peut précéder un thème d'Aoriste ou d'Aoriste Intensif:

• -i w- a wr + Aoriste : a wr y-ak r
+ Aoriste Intensif : a wr y-TakWr

Une conséquence importante de cette réorganisation et 
de l'apparition des formes complexes dans le système est que 
les oppositions aspectuelles ne sont plus uniquement assigna
bles au jeu des oppositions thématiques (qui devient, pour 
une large part, un fait de pure morphologie); elles sont dé
sormais aussi véhiculées par des monèmes grammaticaux à si
gnifiants parfaitement localisables : ad, a/la...

15-11. Mais, l'inventaire des formes en opposition n'est pas 
le même en toutes positions.
On n'envisage là que les variations de nature syntaxique (com- 
binatoire grammaticale); sont exclues toutes les restrictions 
liées à des incompatibilités lexicales (voir, notamment § 30.2.-
30.18. ).
Il existe en fait deux sous-systèmes:
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. un système "normal", en énoncé affirmatif.

. un système "réduit", en énoncé négatif 
(verbe précédé de la négation wr / ur) .

Le système "normal" (énoncés affirmatifs):

Toutes les formes verbales recensées en § 15.10. peuvent 
s'opposer dans ce type de contexte:

(organisée sur la base des relations signifiantes)

. ad + Aoriste ~ . Prétérit
a d ( y )akW r ukr

. ad + Aoriste ~ • Aoriste Intensif 
Intensif 

ad(y ) T'akW r T'akW r

akwr3 "voler"

. a/la Aoriste Intensif 
a(y)T'akWr

Le Système "réduit" (énoncés négatifs):

Après la modalité négative verbale ur/wr} on ne relève que le 
thème de prétérit (négatif) ou celui d'Aoriste Intensif; toutes 
les autres formes sont rigoureusement exclues. Le système est 
alors le suivant :

Aoriste Intensif ~ Prétérit (Négatif)
T'akW r ukir

Toutes les oppositions de la sphère de 1'Aoriste sont neutra
lisées au profit du thème d'Aoriste Intensif.

15.12. La structure du système d ’opposition:

Le système verbal kabyle est organisé autour de la dichotomie 
fondamentale AORISTES ^ PRETERIT, tant au niveau des signifiants, 
qu'en ce qui concerne les signifiés; ce constat est fondé sur
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quatre types de critères qui convergent tous dans la même di
rection :

Io). les relations signifiantes (voir § 15.8 .).
Bien que non-décisives, elles constituent pourtant un indice, 
une présomption, qu'on ne saurait négliger.

2°). les combinatoires aspectuelles de chacune des deux zones; 
Alors que le Prétérit est strictement incompatible avec toute 
autre modalité aspectuelle, les membres de la sphère de 1 'Ao
riste sont combinables avec les modalités aspectives:

. Intensif 

. ad 

. a/la 
(et, . awv)

Ce fait établit l'existence de deux sous—  ensembles signifiés 
parfaitement distincts dans le système verbal.

3°). la structure du système en position de neutralisation;

15.13. On a vu ( § 15.II.) que l'ensemble des oppositions de 
la zone d'Aoriste pouvaient se neutraliser au profit d'une 
forme unique (Aoriste Intensif, qu'on devrait appeler "archi-- 
aoriste" dans ce contexte!), le système se réduisant alors à:

Aoriste Intensif ~ Prétérit 
("archi-aoriste")

Ce fait constitue une nouvelle preuve formelle du caractère 
fondamentalement binaire de la structure du réseau des oppo
sitions aspectives.

4°) les données statistiques; 
cette conclusion est entièrement confirmée par les données sta
tistiques ;
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Sur les 3000 formes verbales du corpus central,
- 56# sont des thèmes de prétérit, 

et,
- 44# appartiennent à la sphère de l'aoriste, et se répartis

sent comme suit:
a). ad + Aoriste = 30$ environ
b). Aoriste Intensif = 10# environ
c). ad + Aoriste Intensif = 3# environ
d). a/la + Aoriste Intensif = 1# environ

Le déséquilibre léger entre Prétérit (56$) ^ Aoristes 
(44$) est sans doute lié à l'importance des passages narratifs 
dans notre corpus.
En tout état de cause, ces chiffres démontrent une certaine 
égalité entre la fréquence du Prétérit et celle de l'ensemble 
des formes de l'aoriste; c'est là encore une nouvelle raison 
d'affirmer le caractère essentiel de la dichotomie

PRETERIT ~ AORISTES

15-14. L'ensemble de ces considérations permet d'établir la 
hiérarchie suivante au sein du système des oppositions aspec
tives :

1. Opposition aspectuelle de niveau 1:
Prétérit ^ Aoristes

2. Modalités aspectuelles de niveau 2:
- ad (+ Aoriste, + Aoriste Intensif)
- Intensif (+ Aoriste)

3. Modalité aspectuelle de niveau 3-
- a/la, combinable exclusivement au thème d'Aoriste

Intensif.
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15-15- question des "MODES"; ad et l'impératif.

Deux auteurs, au moins (GALAND, 1977 § 4.4; et BENTOLILA, 1974, 
p. 21) ont évoqué le concept de MODE à propos du monème ad, 
qu'ils qualifient même de "particule modale".

La notion de mode est tellement floue dans les défini
tions "classiques" (des grandes encyclopédies aux grammairiens 
et linguistes), et, le terme d'aspect est déjà en lui-même suf
fisamment vague et complexe, qu'il ne paraît vraiment pas uti
le d'introduire des considérations "modales" dans la descrip
tion du système verbal berbère.
Car, quelles procédures pourront bien objectiver:

"... les rapports de l'action signifiée par le verbe 
avec les vues de l'esprit ou les affections de l'âme de celui 
qui parle." (La Grande Encyclopédie, p. 1154). 

ou,
"... l'attitude du sujet parlant vis-à-vis du procès 

verbal, c'est-à-dire [...] la manière dont l'action est pré
sentée par lui, suivant, par exemple qu'elle fait l'objet 
d'un énoncé pur et simple (mode indicatif) ou qu'elle est ac
compagnée d'une interprétation..." (MAROUZEAU, "Mode")

On reste évidemment perplexe devant de telles défini
tions s'il s'agit de les appliquer au berbère.
Ne faudrait-il pas réinterpréter tout le système en terme de 
"modes"? La dichotomie Accompli ^ Inaccompli devrait alors aus
si être considérée comme modale, puisque ce couple oppose ce 
que le locuteur considère comme accompli ou inaccompli (sans 
que cela corresponde effectivement à la réalité objective, 
connue des protagonistes de l'acte de discours). On éprouve 
quelque peine à introduire une opposition entre "l'objectif" 
et "le subjectif" dans un univers du discours qui est irrémé
diablement ancré dans la subjectivité.
Si l'on reconnaît une valeur "modale" au préverbe ad(ou à l'im
pératif), des énoncés comme (1, lb...) obligeraient à considé
rer le prétérit aussi comme "modal" (voir §.15.18.).
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Ces notions de "mode" paraissent d'un intérêt douteux 
en berbère. D'ailleurs la tradition connaît déjà la distinc
tion entre "aspect objectif" et "aspect subjectif" qui permet 
(si on y tient!) d'opérer une distinction sans avoir recours 
à un terme nouveau.

Sous quelque angle que l'on examine la question, il 
n'est pas possible d'assigner à la particule ad une valeur 
modale stable;

a)- dans tout énoncé verbal minimum, la forme verbale com
portant ad, a une valeur d '"indicatif": "constat, affirmation 
que l'on veut objective" (sauf, naturellemènt, interférence 
de l'intonation ou de la mimique gestuelle).

b)- dans des contextes plus larges, toutes les valeurs "mo
dales" (classiques) sont attestées: "indicatif", "hypothétique", 
"optatif"...)

On souscrit entièrement à la thèse d'A. BASSET pour
qui :

"la question des modes est embryonnaire en ce sens 
qu'à l'exception d'un impératif, pour l'ordre et la défense, 
toutes les autres nuances modales: constatation, supposition, 
souhait, etc... s'expriment par le même jeu d'aoriste et de 
prétérit." (1952 b , p. 13)

On ira encore plus loin dans ce sens puisqu'on n'admet
tra pas même la réserve qu'il formule à propos de l'impératif.

15.16. Statut de l'impératif ("Mode" Injonctif?):
L'impératif,

- par son signifiant, appartient au système général des op
positions thématiques; il est toujours formellement identique 
au thème d'Aoriste ou d'Aoriste Intensif (§ 15.10.- tableau 
des thèmes).
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- est compatible avec l'une des modalités aspectuelles du 
système général (l'intensif). Ex:

- est toujours identifié comme tel par ses indices de per
sonne spécifiques et l 'intonation (voir § 5-8.).

15.17. Il ne serait d'aucune utilité de poser en kabyle un 
mode impératif ou injonctif.
L'impératif, dans son signifiant et dans sa combinatoire appar
tient au système général. La notion de mode n'a d'intérêt dans la descrip
tion GRAMMATICALE que si elle permet d'identifier un sous-ensemble séman- 
tico-formel bien individualisé, ou, si les formes ont des compatibilités 
tout à fait spécifiques. Tel n'est pas le cas en kabyle.

Rattaché au système général des oppositions thématiques 
et aspectuelles, l'impératif est l'amalgame de:

L'appartenance à la sphère "AORISTE" est confirmée 
par le fait que l'opposition Impératif simple ^ Impératif 
intensif est neutralisée après la négation wr/ur, dans des con
ditions similaires à celles des autres formes de l'aoriste 
(voir § 15.11.); seul l'impératif Intensif peut apparaître

1. Aoriste
aru

1. Impératif simple
aru! - "écris!"

2. Aoriste Intensif 
T'aru

2. Impératif Intensif
T'aru! - "écris habituel

lement ! "
aru -"écrire"

. . une 
+ . 1'as
+ . le monème injonctif

thème d'aoriste

(=indices personnels spéci
fiques. + intonation)

et, éventuellement,
+ . l'aspect intensif
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en cette position:

Enoncé Affirmatif: 
Impératif ^ Impératif 
simple intensif

Enoncé Négatif: 
Impératif 
Intensif

15.18. Les Modalités Aspectives du verbe kabyle: VALEURS,

. Prétérit ^ Aoristes (opposition de niveau 1)
Les données combinatoires et les neutralisations évoquées en 
§ 15.11. sont méthodologiquement essentielles; Elles permet
tent de cerner sur des bases solides la valeur de l’opposition 
PRETERIT 'v» AORISTES. Il suffira d ’isoler deux concepts polai
res qui recouvriront la distinction:

. compatibilité avec ~ . incompatibilité avec

- ad est défini comme NON-REEL (ou NON-EFFECTIF)
(§ 15- 21.)

- Intensif est défini comme BURATIF (ou NON-PONCTUEL)
(§ 1 5 . 2 0 .)

- a/la est défini comme CONCOMITANT -ACTUEL 
(§ 15. 22. )

(et,
- awr est défini comme optâtif^négatif)

Seul le couple Accompli (=Prétérit) ^ Inaccompli (=Aoristes), 
classique dans les Etudes Chamito=-Sémitique, est susceptible 
de rendre compte de la dichotomie Prétérit ^ Aoristes.

les modalités aspectives 
(= AORISTES)

. ad

les modalités aspectives 
(s PRETERIT)

. Intensif 

. a/la 
(et . a wr)
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Toute autre distinction (défini ^ indéfini; 
déterminé ^ indéterminé; effectif ^ non-effectif...) ne. résis
te pas à l'épreuve de la vérification sur corpus.

L ’Inaccompli réfère à un procès considéré comme non-réalisé, 
non-achevé.

L'Accompli renvoie à un procès posé comme réalisé, achevé.

(1) bru -t i wawal, mulas t -Mut-m! 
lacher-vous à parole sinon vous-mourir 
+imp. +Prétérit

= "laissez tomber cette histoire, ou vous êtes mort!"

(lb) luK an a t n - af G wayla-Ny, y '- Mut!
Si Non- le nous-trouver dans bien-nos, il~mourir

Réel +prétérit
= Si jamais nous le rencontrons sur nos terres, c'est 

un homme mort !"

(2) t -GuL ur t - C i  yur -sn 
elle a-juré rég. elle- manger chez-eux

(prêt.nëg.)
= "elle a juré qu'elle ne mangerait plus chez eux"

Et, comme l’ont bien vu BASSET-PICARD (19^8, § 5^9), 
ce qui est écoulé se présente plutôt comme accompli, on com
prend aisément que les formes de prétérit correspondent le 
plus souvent à des passés dans les traductions françaises.

15.19* Mais cette valeur temporelle est extérieure au système;
elle n'existe que par la transposition berbère --- ► français.
On relève de très nombreux prétérits évoquant un fait situé 
dans le futur:

(3) ad y -awd y
Non- il arriver il-casser 
Réel +Aoriste +Prétérit 

= "il arrivera cassé" (à propos d'un objet expédié par
bateau).
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(4) aS -a Liy - , azKa Mut -y 
jour-ci suis-je, demain suis mort-je

(prêt.)
="aujourd'hui, je suis en vie, demain je suis mort"

(r"je vais mourir d ’un jour à l'autre")

15.20. LES MODALITES ASPECTUELLES DE NIVEAU 2:
. La modalité Intensif : Duratif (Non-Ponctuel)

Implique que le procès, état ou qualité est répétitif, habituel, 
en déroulement continu (duratif), non strictement individualisé.

--- ►DURATIF (Non-Ponctuel)
La modalité d'intensif ne peut se combiner qu'avec le thème 
d 'aoriste-impératif. Le prétérit, (Accompli) étant exclu, a 
donc toujours la valeur de non-duratif, ponctuel.

Aoriste Intensif ---- (Aoriste) ^ Prétérit

"Non-Ponctuel" "Ponctuel'-'
. thème de prétérit: Intensif(-) = non-duratif, ponctuel

(5) idLi, y -Ts yur -ny 
hier, il-dormir chez-nous

Prêt.
="hier, il a dormi chez nous"

. thème d'aoriste intensif: Intensif (+) = duratif, 
non-ponctuel

(6) zik, y -Gan yur -ny
autrefois, il-dormir chez-nous 

+Aor.Int.
="autrefois, il dormait chez nous"
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. ad + Aoriste : Intensif (-) = Non-Duratif, Ponctuel
(7) azKa, ad y -Ts yur -ny

demain,ad il-dormir chez-nous (+ aoriste)
="demain, il dormira chez nous".

. ad + Aoriste Intensif: Intensif (+) = Duratif, Non-Ponctuel

(8) ma y -whs3 ad y -Gan yur -ny
si il-a peur, ad il-dormir chez nous (+ aor. Int.)

="s'il a peur, il dormira chez nous (habituellement)"

15.21. . La modalité ad: Bon-Réel ( ~ Réel)
implique que le procès est considéré comme virtuel, n'ayant 
pas une existence concrète assurée, incertain ou hypothétique;

---- NON-REEL

(9a) ad y -ili aNêt -ik 
Non- il-est taille-ta 
Réel

="il doit avoir ta taille/ton âge"

(9b) ad iHy- eër Snin 
■ Non- suis-je dix ans 
Réel

="je devais avoir dix ans"
Cette modalité qui peut se combiner avec les thèmes d'aoriste 
et d'aoriste intensif, n'a pas une valeur fondamentalement tem
porelle (Non-Réel = "futur"), même si, statistiquement, elle 
y correspond souvent.

Une forme verbale accompagnée de ad peut très bien 
renvoyer à une réalité passée:

(10a)idLij % -vuty ad y -Ts yur -sn

hier, il-aller ad il-dormir chez-eux 
+ Prêt. Non-Réel +Aor.

="hier, il est allé dormir chez eux" 
pour dormir...
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(n'implique pas qu'il y ait effectivement dormi)
est parfaitement distinct de :

(10b) idLi,i -ruh y ~Ts yur -'Sn
hier il-aller il-dormir chez-eux 

+Prét. +Prét.
="hier3 il est allé dormir chez eux"

(la chose est posée comme s'étant effectivement réalisée).

De même,
(11) sliy - a d  t -Du

ai appris-je Non- elle-aller 
Réel . +Aor.

= "j'ai appris qu'elle ira
doit y aller 
devait y aller"

(incertitude sur la réalisation effective du procès)
(12) sli -y t ~Da

ai appris-je elle-aller 
+Prét.

="j'ai appris qu'elle y est allée"
Sa compatibilité avec 1'Aoriste cegse lorsque le verbe est 
précédé de la modalité négative ur/wr.

ad + Aoriste =, , , .excluent la Negation
ad + Aoriste Intensif (ur/wr)

15-22. . Les modalités aspectivgg de 3ème niveau:

- a/la : modalité de 1 'Aoriste Intensif.
Ce monème n'est compatible qu'avec le thème d'AORISTE INTENSIF. 
Il est exclusif du "Non-Réel"(ad),
Son association avec le thème d'aoriste intensif ( = "Inaccompli-*- 
duratif") donne à la forme verbale la valeur de déroulement 
concomitant , co-incidant, synchrone (="en train de").
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- a/la -"ACTUEL-CONCOMITANT

(13) a y - Tavu
a il-"écrire"

+Aor.Int.
= "il est en train d ’écrire"

(1h) a t t - af-d la y - Paru
Non- le tu trouver la il-"écrire"
Réel +Aor. +Aor.Int.

="tu le trouveras en train d'écrire"

(15) ufi - y  t la y - T'aru
trouver-je le la il-"écrire"

="je l'ai trouvé en train d'écrire"

15.23. La liste des valeurs dégagées pour les différentes mo
dalités aspectuelles permet de construire un système organisé 
autour des oppositions suivantes:

1°)- Accompli ^ Inaccompli qui distingue le thème de prété
rit de tous les aoristes: (Modalités de niveau 1).
Les formes de 1'Aoriste sont ensuite structurées par les cou
ples: (Modalités de niveau 2).

2°)- Duratif ^ Non-Duratif (ou Ponctuel)
(Intensif +/-).

3°)- Non-Réel ^ Réel 
(ad +/-).

et,
4°)- Par la modalité spécifique de l'Aoriste Intensif 

(Modalité de niveau 3):
a/la ="ACTUEL-CONCOMIT ANT "
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INACCOMPLI

3 . ad + Aoriste ~

+ Non-Réel 
(.Non-Duratif)

?
4. ad + Aoriste ^

Intensif 
+ Non-Réel 
+ Duratif

2. Aoriste 
Intensif 

(. Réel)
+ Duratif 

<?
5.a/la +Aoriste 

Intensif 
(. Réel)
(. Duratif)

+ Concomitant

ACCOMPLI

1. Prétérit 
(. Réel)
(. Non-Duratif)

15.24. La procédure de définition par traits binaires présente 
l'avantage de bien montrer la nature pluri-dimensionnelle et 
oppositive du système des formes verbales.
Elle permet aussi de mieux comprendre l'existence de descrip
tions concurrentes; L'ensemble du système étant déséquilibré, 
sa structure changera en fonction de la hiérarchie'que l'on 
posera entre les différentes oppositions aspectuelles.

Il serait, avec quelques bonnes raisons, possible d'or
ganiser le système autour de l'opposition Réel ^ Non-Réel.
La présentation qui est faite ici repose sur le caractère dé
cisif qui a été reconnu aux critères combinatoires et distri- 
butionnels (voir § 15.12.-15.13); eux seuls permettent d'af
firmer la nature centrale de l'opposition Prétérit ^ Aoriste(s), 
et, par voie de conséquence, de poser la dichotomie fondamen
tale Accompli ^ Inaccompli.

Elle offre ainsi deux avantages qu'il convient de sou
ligner :

- elle maintient 1 'isomorphisme entre oppositions de signi
fiants et oppositions de signifiés.

- elle maintient une certaine continuité entre le système 
synchronique et le "système primitif berbère" que tous les
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diachroniciens et comparatistes considèrent comme structuré par 
la dichotomie de base:

Aoriste ^ Prétérit
"inaccompli" "accompli" 

qui devient ici:

Aoristes ^ Prétérit
"inaccompli" "accompli"

15.25. Les éléments marginaux:
. Le cas de l'aoriste;

Ce thème, rarissime dans l'usage courant (une attestation dans 
un corpus comptant environ 3000 formes verbales) est à peine 
plus fréquent dans le discours poétique: on en a relevé 10 
exemples (dont 3 sont des répétitions) sur un ensemble de 120 
poèmes.

Cette forme est très nettement un archaïsme. A partir 
d'un nombre aussi restreints d'occurrencès,il est évidemment 
assez difficile d'en dégager la valeur avec certitude (tous, 
les exemples sont fournis en § 15-27.-15.29.).

Les travaux récents, portant sur d'autres dialectes3 

définissent l'aoriste comme:

1°)- indéterminé, neutre et polyvalent; sa valeur aspective 
lui est conférée par l'entourage immédiat, le plus souvent par 
un verbe (déterminé sur le plan aspectuel) qui le précède.

Verbe 1 + Verbe 2 (Aoriste)
( aspectuellement ------

déterminé)
Il s'ensuit que l'Aoriste est exclu à l'initiale absolue d'une 
phrase ainsi que dans les énoncés constitués uniquement par 
un verbe. (PENCH0EN, 1966 et 1973, GALAND, 1977).
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2°)- venant après un autre verbe, 1 ’Aoriste implique la suc
cession rapide des procès, l ’enchaînement immédiat des actions 
( = "Enchaîné’’,• BENTOLILA, 1974, p. 389).

Ces deux analyses, complémentaires, sont certainement 
valables pour le kabyle;

- Aoriste = forme neutre déterminée par le verbe qui précède; 
(voir exemples § 15.27.-15.29.), notamment les énoncés (16),
(23), (24), (26)...
- Aoriste =’’Enchaîné", énoncés (16), (17)/ (19)...

15.26. Mais elles ne rendent pas compte d ’un fait très net 
dans les énoncés recueillis: l'aoriste kabyle apparaît le plus 
souvent non-précédé d'un autre verbe, dans des phrases excla- 
matives où il prend un sens injonatif ou optatif fortement 
marqué (suppliques, prières adressées à Dieu, aux Saints...); 
énoncés (20), (21), (23), (24)...
Cela est encore plus sensible quand le thème d'aoriste est pré
cédé de modalité a wr(§ 16.5.-16.7. ) d ' optatif-négatif (non- 
attestée dans le corpus).

Cette valeur d ’optatif-injonctif est toujours liée à 
la présence d'un autre élément:

- l'intonation (+ syntagme interpellatif) dans les énoncés 
exclamatifs.
ou,

- la modalité a wv.
Les deux traits de "Neutre-Indéterminé" + "Enchaîné" conservent 
cependant leur validité en kabyle, mais, le concept d'"Enchaî
né" doit se comprendre aussi bien en termes de liaison au con
texte (verbal) immédiatement précédent, qu'en termes de rac- 
crochement à des informations situationnelles ou contextuelles 
plus larges.
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15.27- Exemples en discours non-poétique:
(16) mi t - Kr lguhr...jt - ini:..." 

lorsque elle-se lever Iguhr, elle-dire (suit une
+Prét. + Aor. sentence)

="Quand ça la prend, Djouher dit,..."
(seule attestation dans le corpus)
Kr, "se lever" n'a plus ici qu'un sens inchoatif.

(1 7 ) -fy , t-fk-d as t! 
sortir tu-donner à lui le

(impératif +Aor.
2èmePers.)
="sors et donnes le lui!" 

t-fk-d, --- - injonctif (+ "enchaîné" )

(18) t-in-t as a g D y - awi! 
tu dire à lui Non- à toi ici il-amener
aoriste Réel aoriste

="que ne lui as-tu pas dit de t'en amener!, 
tu aurais dû lui dire de t'en amener!" 

t-int, --- •- injonctif irréel.

(19) t - Kr imir-n, t -in as Fy sG wXam 
Elle-lever alors, elle-dire lui sors de maison

Prêt. Aor.
= "elle se leva alors et lui dit: sors de chez moi!J'

(20) a k y - nÿu rBi, y - ngu yay!
Non- te il-épargner Dieu, il-épargner nous 
Réel Aor. Aor.
="Que Dieu te préserve et nous préserve!" 

y-ngu, --- ► optatif (+ "enchaîné")
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15 . 27 *  Poésie :

(21)
1. km-ini a tamTant

2. a wi km yufan d ikRi 

2. y - a w i - k m  y r  L avwea

4. ad fL am yZi wakli

1. Toi, ô Mort,
2. Que n'es-tu un mouton
3- On te traînerait au marché 

de Larba
b.(pour) que le boucher s’appro

che de toi.
optatif irréel (+"enchaîné")y - a w v , ----- *-

il-emporter (traduit ici par "traîner")
+ Aor.

(22) (berceuse)
7. a Imalay ka t a tiszi zi n 1. ô, Anges que nous chérissons, 
2. t a w i m t - i y i - D  tasTa 2. apportez-moi un rameau

(protecteur)
t - a w i m  - t ------ injonctif

vous-apporter/emporter 
(fém.)+Aoriste

(23) (berceuse, Taos Amrouche)
1. T'xil-k ay itri n Sbh 1. Je t'en prie, Etoile du matin,
2. dg tgnaw mRh 2. Dans les cieux promène toi
3. y r  mMi anida yRa 3- vers mon fils, où qu'il soit,
4. tafT ma z a l - t  G tnafa 4. tu le trouveras encore endormi

5. tTilt m ur ixus kva

t - a f  - d. t . t -Ti 

tu trouver-le tu-regarder, se pencher 
+Aor. +Aor. sur

5. tu regarderas s'il ne manque 
de rien.

--- »- optatif irréel( +enchaîné" )
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15.28.
(24) (Idir)

1 . n d u, ndu ay iyi 1. baratte, baratte, petit lait,
2. tfkd-D ud-i damLal 2. donne nous du beurre tout blanc 

t -fk-d —---- ► injonctif, optatif ( +"enchaîné")
tu donner 

+Aor.

(25) (Idir)
1. iy i- in u ad yndu yfru

y ~ fru ---
il-se séparer/s'éclaircir 

+Aoriste

(26) (Sliman Azzem)
1 . a Si-di. eabdRhman

2. tRd ayvib s im a wl an

t - R - d -----
tu rendre, restituer

+Aoriste

(27) (Taos Amrouche)
1. win umi frhy 1. Celui dont j ’ai partagé la

joie,
2. y a s - D  y-R -i yi 2. Qu'il vienne me le rendre!

y - as ---- ► injonctif.
il-venir, arriver

+Aoriste

1. ô, Saint Abderrahman
2. ramène•1'exilé dans sa famille, 

injonctif, optatif.

1. mon petit lait sera baratté 
et le beurre se formera 

optatif (+"enchaîné")
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15.29.
(28) (Sliman Azzem)

1. a rBi fk-ay Dwa, 1. Dieu, donne nous le remède,
2 . tShlud aKWulawn 2. Guéris tous les coeurs
Z. tkfud fL-ay lyWvba 3. et mets une fin à notre exil.

t - ST^lu-d ----- injonctif, optatif (+"enchaîné")
tu -guérir 

+Aor.

(29)
1. u bjjh a k azny a Tiv 1. Par Dieu, Oiseau je t'envoie

(en messager)
2 . tawid abrid uzayav 2 . tu prendras le chemin de la

plaine.
t -awi-d, ----- ► injonctif-optatif ("enchaîné")
tu +apporter/prendre 

+Aor.

L'aoriste apparaît aussi parfois dans certaines expressions 
figées :

(30) aKn y - byu y -iti...
comme il - vouloir il -être

(aoriste) (aoriste)
="Quoi qu'il en soit, de toutes façons..."

(En l'occurrence, on a pratiquement affaire à un subordonnant 
complexe).
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B. LES MODALITES DERIVATIONNELLES DU VERBE:

(MODALITES D ’ORIENTATION SYNTAXIQUE DU VERBE)
Voir, "SYNTAXE DE L'ENONCE", §21.24.-21.37. et §.3.5.

C. MODALITES FACULTATIVES (=Périphériques)

MODALITES D ’ORIENTATION SPATIALE: D et n.
(Traditionnellement dites "particules d ’approche et d ’éloi- 
gnement", ou "particules de rection").

15.30. C ’est F. BENTOLILA (1969) qui a introduit le terme 
d ’"orientation", dénomination qui, non-précisée par un quali
ficatif quelconque, présente un inconvénient grave: elle ris
que d ’introduire une confusion entre le phénomène dont il est 
question, et la notion d ’orientation du prédicat par rapport 
aux participants, telle qu’elle est définie chez MARTINET 
(E.L.G. § 4.29.) et reprise par D. COHEN pour le chamito-sémi- 
tique (1968 ) .

Valeurs :
Le système est en fait ternaire et ne peut être compris qu’en 
tenant aussi compte de zéro (absence de D/n):

- D - orientation de procès vers le LOCUTEUR (--» ICI/JE)
Cette modalité implique le mouvement vers JE mais n ’exclut pas 
que TU, l ’auditeur, soit aussi dans le lieu de JE.

- n = orientation du procès vers un AILLEURS DEFINI-REPERE, 
qui peut être :

a)- 1’AUDITEUR ( — TOI)
b)- un LIEU EVOQUE PRECEDEMMENT (--AILLEURS CONNU)

- zéro = orientation vers un AILLEURS INDEFINI (--éloigne
ment absolu").

La présence de JE (pour D), de TU (pour n) n ’a pas obli
gatoirement de réalité concrète et précise immédiate; il peut
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s'agir d'un mouvement vers un lieu où a été /est susceptible 
d'être/scra JE(ou TU): sa maison, son village, son pays ("son 
lieu habituel").

Il est donc sûr que l'interprétation sémantique préci
se de la modalité d'orientation spatiale ne peut être faite 
que cas par cas, en accordant la plus grande attention à la 
situation de communication et aux relations existant entre les 
interlocuteurs.
De ce fait, les valeurs qu'on leur attribue ici ne sont que 
des définitions très larges susceptibles d'englober le maximum 
de faits. En tout état de cause, elles rendent compte de la 
totalité des données attestées dans le corpus.

15.31. Ces modalités réfèrent aussi bien au mouvement concret 
dans le cadre étroit et immédiat de l'acte de parole:

(30) Tf n ! ~ Tf D
tiens vers toi tiens vers ici ■
="tiens, attrape!" ="attrape, prends"

qu'au mouyement différé, extérieur à la situation d'énoncia- 
tion, accompli ou inaccompli:

(31) a n t - Du y id - s 
Non- vers elle-vient avec-lui 
Réel Ailleurs

Défini 
="elle(y) ira avec lui"

- (y) représentant, soit le "lieu de TOI", soit un "AILLEURS 
CONNU".
Cet énoncé n ’exclut pas que le locuteur se rende aussi dans le 
lieu où doit aller "elle".
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(32) y - BW i n tamg W hlt (32b) awi - n a ma n  ! 

il -a amené vers fusil emmène là-bas eaux
ailleurs ="emmène y de l'eau!"
défini (le locuteur va aussi se

="il y a emmené son fusil" rendre dans lieu évoqué)
- "y"réfère en (32)à une fontaine qui a été évoquée précédem

ment et où a eu lieu une dispute. L'auditeur (nous-même) est 
totalement extérieur à l'événement qui date d'une trentaine 
d 'année.
De tels exemples interdisent de considérer n carme orientant le procès 
vers l'auditeur exclusivement (canne on l'a affirmé dans CHAKER, 1976).
Quant à D, son signifié, sauf figement, est plus stable:

(33) ksm - n D s aXam 

sont entré-ils vers maison
ici

="ils sont rentrés à la maison", 
ou, "ils sont entrés chez nous".

Le même énoncé sans la modalitéD aurait le sens:

(33b) ksm - n s aXam

sont entré-ils à maison 
="ils sont rentrés, partis chez eux"

15.32. On voit que les dénominations traditionnelles 
. D - "particule d'approche"
. n = "particule d 'éloignement"

sont sans doute inadéquates parce que trop concrètes et immé
diates ;
La notion d '"orient at io n spati al e "(--► ICI/MOI ^ --*- AILLEURS
DEFINI) moins précise quant au lien avec la réalité physique 
immédiate, est sans doute préférable.

Ces deux modalités ne se combinent pas seulement avec 
des verbes de mouvement, même si, bien entendu, elles sont
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beaucoup plus fréquentes avec ce type d ’unités:
- Ô - manger,

(34) y - Ca D
il-a mangé vers moi 

="il a mangé (avant de venir vers moi/ici)"
="il a déjà mangé"

(35) y- Ca n
il-a mangé vers toi 
= "il a mangé (avant de venir vers toi)'1

15.33» . Fréquences et figement:

D est beaucoup plus fréquent que n.
Le corpus donne un rapport de 1 (pour n) à 15 (pour D). 
Certains parlers (kabyles et autres) ont quasiment déjà perdu 
l’élément n (les parlers méridionaux de la Petite Kabylie).

La co-occurrence presque automatique de certains verbes 
avec la modalité D manifeste une tendance nette au figement: 

as -D "arriver",..
On relève aussi quelques cas de réinterprétations sémantiques 
secondaires, permettant d'assurer certaines oppositions lexi
cales (non-prévisibles):

(36) t - rba
="elle-a pris sur ses genoux"

(rbu = "prendre sur ses genoux") 
mais,

(37) t - rba D
="elle a mis au monde, elle a accouché"

Ces phénomènes restent cependant, comparativement à 
d'autres dialectes, assez rares dans le parler kabyle étudié.



16, MODALITES DES PREDICATS ET 

DE L'ENONCE:

A. LA NEGATION :
Modalité pluri-nucléaire 

. MODALITE NEGATIVE ELEMENTAIRE 

. MODALITES NEGATIVES SECONDAIRES

INTERROGATION et EXCLAMATION
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16.1. MODALITES du PREDICAT et de l’ENONCE:

On regroupe sous cette rubrique des déterminations 
(formellement très diverses), dont l’incidence porte sur la 
totalité de l’énoncé (ou sur le Prédicat en tant que centre 
syntaxique de la Phrase).

Elles ont un impact essentiellement sémantique et 
n ’introduisent aucune modification dans les rapports 
réciproques des constituants.

On les considère comme des MODALITES, et non 
comme de simples déterminants autonomes spécifiques 
("ADVERBES", § 11.1-31.7.), en raison:

1°)- de leur fréquence très élevée,

2°)- de leur combinabilité quasi-systématique 
avec tous les types d ’énoncés.

( Le critère "uni-nucléaire" n ’est pas retenu dans 
la définition de la modalité: il mènerait à considérer la-néga
tion comme un simple déterminant autonome spécifique, ce qui 
serait en contradiction manifeste avec son importance dans la 
langue.)
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A. LA NEGATION

16.2. LA NEGATION ELEMENTAIRE:
La négation est centralement une modalité des prédicats; elle 

se combine aussi bien :

- avec les prédicats et prédicatoîdes verbaux:
(1) ur y -Sin ara aXam -Ny

Nég. il-connaître Nég. maison-notre 
+Prét.

="il ne connaît pas notre maison"

(2 )y -TaMal ibrdan i win ur nSin 
il-montrer chemins à celui nég. savoir

+Aor.Int. (participe)
="il indique la voie à suivre à qui ne (la) connaît 
pas" .

- qu'avec les prédicats et prédicatoîdes nominaux:
. cZ+Nom ( chap. 22 )

(3) aoi d nitni i t unyan 
nég. Aux. eux que le tuer

Préd. +participe
="ce ne sont pas eux qui l ’ont tué"

. n+Nom (§ 23.1.-23.4.)
(4) aci Nsn, si zik d ayla - Ny 

Nég. de-eux de autrefois Aux. propriété-notre
Préd.

="ce n'est pas à eux, depuis toujours c'est notre 
bien"

Elle est très rare, sinon rigoureusement exclue, avec 
tous les autres types de syntagmes prédicatifs non-verbaux.
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16.3. Elle peut aussi se combiner (sous sa forme aai), avec 
tous les Adverbes et Autonomes non-spécifiques:

(7) aai batl! 
nég. gratuit
= "ce n'est pas gratuit!"

(8 ) aSi tura! 
nég. maintenant
="pas maintenant!"

Plus généralement, elle peut s'associer à tout monème ou syn
tagme nominal faisant l'objet d'une thématisation (avec ou 
sans relais de disjonction ay, § 29.22.-28.):

(9) aai yiwn ny sin i s fki - y 
nég. un ou deux que à lui donner-je

+Prét.
="ce n'est pas un ou deux que je lui en ai donné"

Elle est donc assez fréquente avec toutes les unités aisément 
thématisables:

- nom de nombres,
- tous les adverbes et autonomes non-spécifiques,
- substituts indépendants.

Cette caractéristique est d'ailleurs l'une de celles que l'on 
peut citer à l'appui de la thèse (GALAND, PENCHOEN, voir § 33. 
12.-13.) qui voit un prédicat dans le syntagme thématisé.

La négation peut porter aussi sur une phrase entière: 
ce n'est pas alors le prédicat qui est nié, mais l'ensemble 
de l'énoncé:

(10) aai nK ad xDm - y, nitnti ad smuqul-nt
Nég. moi Non- travailler-je, elles Non- regarder-elles 

Réel +Aor.Int. Réel +Aor.Int.
="ce n'est pas: moi je travaille et elles, elles (me) 

regardent faire; il n'est pas question que moi je 
travaille..."
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16.4. MODALITES NEGATIVES SECONDAIRES: "synthèmes négatifs"

- Les complexes

se distinguent de la négation de base wr en ce qu’ils ne peu
vent déterminer qu'un prédicat, verbal ou nominal:

jamais il-a entré maison-leur 
(Prêt.Nég.)

="il n'est jamais entré chez eux"

wr-ya : "pas celle/ce-là, exclu", ne peut suivre qu'un nominal, 
en général un autonome temporel thématisé:

(13) azKa wr-ya3 slazKa nêaLh

16.5. La modalité a wr : "OPTATIF-NEGATIF"

Cette unité, qui n'est pas strictement verbale, peut précéder:

- un thème d'Aoriste (inaccompli)
- un thème d'Aoriste Intensif (inaccompli duratif).

Elle ne peut apparaître qu'en phrase exclamative:

. wr-âin: 

. wr-ead: 

. laemr:

"j amais"
"pas encore" 
"j amais"

(11) wv-ead d lawan 
pas-encore Aux. moment

Préd.
="ce n ’est pas encore le moment"

(12) laemr y -ksim aXam - Nsn

demain, non, après-demain si-Dieu-veut.
(c ' est)exclu

(14 ) a wr y - awd!
a wr il-parvenir 

+Aoriste
="Qu'il ne réussise pas (dans sa vie)!"
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(15) a ur ay D y - af waS - n
a wr nous ici il-trouve jour-en question 

+Aor.
= "Que ce jour.-là ne nous trouve point en vie!

Que ce jour-là n ’arrive jamais!” --- OPTATIF
NEGATIF

(16 ) a wr y - ili!
="qu'il ne soit pas! Qu’il disparaisse!
qu'il meure!" ---- *- OPTATIF-NEGATIF

Elle peut aussi accompagner un Nominal avec cette même valeur:

(17) a wr aXam! 
a wr maison

="Que la maison n'existe pas! que je n ’ai point 
de maison! je n'ai que faire d'une maison (dans 
ces conditions là)"

Mais elle peut avoir d'autres significations:

(18) wLh a wr D y-Taz ar d a t ny -y !
Par Dieu awr ici il-approche que Non-le tuer-je

+Aor.Int. Réel Aor.
="Par Dieu, si jamais il s'approche (de nous), je 
le tuerai!" ----- ► HYPOTHETIQUE

16.6. D'un point de vue diachronique, l'identité de cette 
forme a w r ne fait aucun doute; il s'agit d'un complexe:

ad (dans sa variante + wr 
abrégée a, § 5-11)

modalité verbale de Négation
Non-Réel
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16.7- Mais il est difficile de maintenir cette analyse en 
synchronie, car:

- la combinaison ad + wr est exclue en tout autre contexte 
dans l ’usage synchronique (voir § 15.21.-);a wr apparaît plu
tôt comme un segment figé, inanalysable.

- le lien signifié entre la valeur des modalités ad et wr 
d ’une part, et les effets de sens OPTATIF-NEGATIF/HYPOTHETIQUE 
d'autre part, n ’est pas prévisible (en cette position) à par
tir de l'usage synchronique.

On considérera a wr comme une modalité (verbo-nominale) 
homogène, liée à la phrase exclamative, ayant des valeurs di
verses : hypothétique/optâtif-négatif.
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16.8. L'INTERROGATION et L'EXCLAMATION:

Il n'existe aucun support monématique de l'interrogation ou 
de l'exclamation.
Ces deux modalités de l'énoncé sont marquées exclusivement par 
1'intonation.
Cependant, certaines unités peuvent être définies comme des 
"Interrogatifs" ou des "Exclamatifs" en raison de leur très 
fréquente combinaison avec les courbes mélodiques correspon
dantes (et de leur syntaxe particulière dans ces contextes):

- Pronoms Interrogatifs (§ 17 .15 .-17 .17 . )

- Interpellatifs-Exclamatifs (chap. 12 et 13)

Naturellement, les variations prosodiques signifiantes 
au niveau de l'énoncé sont nombreuses. On ne retient ici que 
ces deux cas, pour les raisons suivantes:

- d'une part, leur fréquence (combinables avec tous les 
énoncés),

- d'autre part, plus fondamentalement, parce que certains 
types de monèmes ("Interrogatifs", Exclamatifs"...) ne peuvent 
être définis que par référence à ces modalités de l'énoncé.

Leur "universalité" est évidemment à mettre en relation
avec :

- le caractère "élémentaire" des signifiés,

- la forme "supra-segmentale" des signifiants qui en rend 
aisée la combinaison avec tous les types d'énoncés.

D'ailleurs, le concept de "modalité de l'énoncé" étant 
déjà rendu nécessaire par la négation (§.16.2.-16.7 •), l'inter
rogation et l'exclamation viennent occuper une place toute na
turelle à côté de cette modalité.



17. LES SUBSTITUTS DU NOM:

. Les sous-oatêgovies pronominales

A. PRONOMS PERSONNELS AFFIXES
. DU VERBE
- Directs
- Indirects
DES PREPOSITIONS
- du NOM (n + Affixe personnel)

B= PRONOMS PERSONNELS INDEPENDANTS

C. SUBSTITUTS NON-PERSONNELS
. SUBSTITUTS DEICTIQUES 
. SUBSTITUTS INDEFINIS 
. SUBSTITUTS INTERROGATIFS ■
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17-1 • Les sous-aatêgories pronominales :

On opère une distinction fondamentale entre:

- substituts personnels
- substituts non-personnels. Ces derniers peuvent naturel

lement avoir un réfèrent animé ou même humain ("personnel"), 
mais n ’appartiennent pas à une série dont les membres s ’oppo
sent par la personne grammaticale.

les pronoms personnels:
Dans le sous-ensemble des pronoms personnels, on opposera:

- les pronoms personnels indépendants, qui sont des pluri-- 
fonctionnels, formellement libres,

- aux pronoms personnels affixes, toujours liés à une au
tre unité et qui sont essentiellement des uni-fonctionnels.

Les premiers peuvent être accentués et faire l’objet d ’une 
thématisation, alors que les seconds sont toujours atones et 
prosodiquement liés à leur centre de rattachement(^enclitiques).

Tous les monèmes personnels affixes peuvent être point 
d ’incidence d ’une Expansion (nominale) Référentielle qui les 
explicite (Nom à l’état d ’Annexion, voir § 20.4.).

Les indices de personne du verbe (§ 15-1.) ne sont pas 
des substituts du Nom puisque la commutation entre les deux 
types d ’unités est rigoureusement exclue, même à la 3ème per
sonne .
On ne pourrait les intégrer au système des pronoms personnels 
que sur des bases sémantiques. (On notera que les signifiants 
des Indices de personne sont totalement étrangers à ceux des 
pronoms personnels).
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A. PRONOMS PERSONNELS AFFIXES:

17-2. Ce sont des monèmes personnels conjoints.', ,-toujours 
suffixes à : -

- un Verbe
- un Fonctionnel ("prépositions") et à un nom par l'inter

médiaire du fonctionnel n, "de".

Sur la base de cette répartition, on distinguera:
- les Pronoms Affixes du Verbe -(Directs/Indirects)
- les Pronoms Affixes de prépositions.

On ne peut réduire ces différents paradigmes à des variations 
morphologiques dépendant du contexte: chacun d ’eux assure une
fonction nominale distincte (-- *- Pronom Personnel Affixe =
amalgame NOMINAL + FONCTION DETERMINEE).

17.3. . PRONOMS PERSONNELS AFFIXES DU VERBE:
Il en existe deux paradigmes correspondant chacun à un type 
particulier d ’expansion nominale:

(1) Série directe = Expansion Nominale Directe (§ 20.5.)

(la) y - uwt avgaz
il-a frappé homme 

="il a frappé l’homme”

(lb) y - uwt it
il-a frappé le 

="il l'a frappé"
(2) Série indirecte = Expansion Nominale Indirecte (§20.6.) 

introduite par le fonctionnel i "à, pour".
(2a) y -Znz i wrgaz

il-a vendu à homme 
="il a vendu à un homme"
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(2b) y - Zns as

il-a vendu à lui 
= ’’il lui a vendu"

Ce sont donc fondamentalement, des substituts uni-fonctionnels 
du Nom.

Marginalement, ces pronoms personnels (notamment ceux 
de la série directe) peuvent servir à prédiquer des monèmes 
non-verbaux (voir chap. 25.).

17.4. . PRONOMS PERSONNELS APFIXES DES PREPOSITIONS:

Sur, l ’axe paradigmatique, ce sont des substituts d ’expansions 
nominales introduites par un fonctionnel non-propositionn©!
(5 noyau de syntagme autonome):

... fonctionnel + NOM (E.A.)
commute

ave©

PRONOMS PERSONNELS 
APFIXES DE PREPOSITIONS

- d, ’’avec, et":

(3a) y - Da d gma - a
il-est allé avec frïr§-§s>n 

="ii est parti avec son frère"

(3b) y - Da yid - .*
il-est allé âv©e~lui 

-"il est parti âve© luiM

(4a) aXam n wrgQg 
maison de homme 

= ’’la maison d© 1 1 homme"
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(4b) aXam — is 3 ou, aXam-ins 
maison de lui 
="sa maison”

- n + Personnel: Pronoms Affixes du Nom.
Il est possible de considérer cette série comme un paradigme 
de modalités possessives du Nom, mais, une telle présentation 
aurait l'inconvénient de faire éclater le système des substi
tuts personnels; or, la parenté formelle évidente de ces "pos
sessifs" avec les pronoms affixes du verbe (notamment le para
digme indirect § 17.1.-17.2) incite à choisir une description 
unitaire.

B. PRONOMS PERSONNELS INDEPENDANTS
Ce sont des unités libres.qui peuvent notamment être séparées 
du verbe par n'importe quelle expansion, une pause et/ou une 
mise en relief intonative.

17-5. Pour cette raison, les Berbérisants les qualifient gé
néralement de "pronoms autonomes". Cette dénomination est évi
demment gênante puisque la notion d'autonomie recouvre, dans 
le fonctionnalisme, une réalité syntaxique bien différente.
Dans l'usage des Berbérisants, l'adjectif "autonome" n'a qu'une 
valeur formelle ("autonome" = "libre").
On abandonnera cette appelation qui risque d'être source de 
confusion, pour retenir celle de "pronoms indépendants" 
("libres" ^ "conjoints" peut être aussi envisagé).

On aura remarqué que la présentation de ces Pronoms 
Personnels Indépendants est jusqu'à présent essentiellement 
formelle. Sur le plan fonctionnel, les faits sont moins clairs. 
D'après l'article de CALAND "les pronoms personnels du berbère" 
(1966), les unités de cette série commutent toujours avec un 
lexème nominal à l'Etat Libre:
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- un Indicateur de thème (chap. 33):

(5a) avgaz, y-Da
homme il-est allé (avec)
+ E.L.

="l'homme, il y est allé"

(5b) nT'a, y-Da
Lui, il-est allé

- un Prédicat Nominal (chap. 22)

(6a) d argaz 
Aux.Préd.homme + E.L.

="c'est l'/un homme"

(6b) d nT'a
Aux.Préd.lui

="c'est lui"

17.6. Ce constat conduit d ’ailleurs L. GALAND à opérer une 
réorganisation profonde du système des substituts personnels 
berbère: il regroupe pronoms personnels indépendants et pronoms 
affixes direct du verbe qui auraient comme trait commun de com
muter avec un nom à l'Etat Libre. Ce critère, en fait plus for
mel que fonctionnel, aboutit à associer des séries dont le 
fonctionnement syntaxique (et morphologique) est très différent:

- les Personnels Indépendants sont des monèmes Libres et 
des pluri-fonctionnels

- les Personnels Affixes du Verbe sont des monèmes conjoints 
et uni-fonctionnels.

En outre, l'examen de l’usage réel montre que les Pro
noms Personnels Indépendants se substituent aussi très fré
quemment à des expansions nominales portant la marque d'Etat 
d'Annexion. Le fait est particulièrement net pour le nom in
troduit par le fonctionnel i, "à", pour":
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(7) y — fka T iü i tmTut-is 
il-a donné la vers à femme-sa

ici +Etat d ’Annexion 
="il l'a envoyée pour sa femme"

Le nom annexé tmTut peut être remplacé par n'importe quel Pro
nom Personnel Indépendant:

(8) y - fka T  iD i nT'at 
il-a donné la vers à elle

ici
="il l'a envoyée pour elle"

Il est vrai que des énoncés du type (8) sont plutôt rares avec 
des fonctionnels autres que i, mais la commutation (Nom Annexé
-- »- Substitut Indépendant) reste toujours possible, même si
elle est plus ou moins bien attestée selon le fonctionnel en
visagé .

17.7. Le nom annexé introduit par la préposition i ne peut 
être remplacé par un substitut de la série affixe de préposi
tion (§ 7. U. ), alors que cela est toujours possible avec les 
autres fonctionnels. Ce fait explique la fréquence du syntagme

. i "a" -«----»- Pronom Personnel Indépendant
et la (relative) rareté des successions:

. autres fonctionnels -•----»- Pronom Personnel Indépendant
Dans ce dernier cas, on aura généralement recours à un substi
tut de la série post-prépositionnelle
D'où ---- ► ukid-s

avec-lui
(Pronom Affixe de Préposition) 

plutôt que; ukd nTa

avec lui
(Pronom Personnel Indépendant) 

qui est cependant possible.
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17.8. La série des Personnels Indépendants est en réalité 
beaucoup plus polyvalente que ne le laisse transparaître la 
description de GALAND.
Il ne semble pas qu'il y ait de fonction■syntaxique nominale 
qu'ils ne puissent assurer, même si certaines paraissent plu
tôt rares (Expansion Référentielle/Expansion Directe).

Le Pronom Personnel Indépendant peut commuter avec 
n'importe quel nominal, quelles que soient sa fonction et sa 
marque cl ■’Etat.

Ces pronoms sont donc fonctionnellement moins homogè
nes que les deux séries affixes du verbe. Aussi est-il malaisé 
de dégager une appellation de type fonctionnel-

La terminologie formaliste de "pronoms personnels in
dépendants" reste sans doute le meilleur choix.
En tout état de cause, il faut catégoriquement exclure celle 
de "pronoms sujets" puisque ces monèmes ne peuvent en aucune 
façon se substituer aux indices de personne du verbe.
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C. SUBSTITUTS NON-PERSONNELS;
Dêïctiques, indéfinis et interrogatifs.

L'une des faiblesses des descriptions classiques réside dans le 
fait qu'elles ne reconnaissent pas au système des substituts 
grammaticaux du Nom toute son extension.

17-9- Or, l'application stricte de la procédure de commuta
tion et l'identification des compatibilités conduisent à poser 
l'existence de plusieurs paradigmes de substituts du Nom, ca
pables d'en assurer à peu près toutes les fonctions. Ces monè
mes sont tous des unités libres ("indépendants").

Leur polyvalence fonctionnelle est encore plus nette 
que pour les pronoms personnels indépendants (§ 17 . 5•-17•8.); 
ils ne connaissent pas même les deux limitations .(relatives) 
évoquées pour ces derniers: ils peuvent être aussi bien Expan
sion Directe qu'Expansion Référentielle.

Fonctionnellement, ce sont des substituts parfaits du
Nom.
D'ailleurs, une bonne partie de ces unités connaît l'opposition 
d'état et pourrait être tout bonnement considérée comme des 
lexemes nominaux. Leur intégration aux sous-catégories prono
minales reposent essentiellement sur:

- leur fréquence très élevée (qui serait anormale pour des 
unités lexicales)

- leur quasi spécialisation dans certaines fonctions.
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17.10. SUBSTITUTS DEICTIQUES: ("pronoms démonstratifs").
Ils peuvent assumer, sans aucune restriction, toutes les fonc
tions du lexème nominal, notamment celles que l'on a considé
rées comme définitoires:

- Prédicat Nominal (à Aux. Préd. d )

(9) d wi 
Aux.Préd. ceux-ci
="ce sont ceux-ci"

- Expansion Directe du Verbe:
(10) zvi -y tigi

ai vu-je celles-ci 
="j'ai vu celles-ci"

- Expansion Référentielle:
(11) Fy n widak 

sont sortis-ils ceux-là
="ceux là, ils sont sortis"

- Expansion Indirecte:
(12) fki -y t i tagi

ai donné-je le à celle-ci 
="je l'ai donné à celle-ci"

Compatibilités :

Tous peuvent se combiner avec:

- deux des modalités centrales du Nom:
. le genre (masculin ^ féminin)
. le nombre (singulier ^ pluriel)

Seule la modalité d'Etat est ignorée.
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- toutes les modalités périphériques du Nom:
. locatives (proximité/éloignement/absence)
. "possessives" (=Pronoms Personnels Affixes du Nom) 
. altérité ("autre...")

17.11. Le système des substituts déîctiques oppose fondamen
talement un DEFINI à un INDEFINI.
Chacun des deux éléments de la dichotomie se combinant aux 
modalités centrales du Nom:

. genre (féminin ^ masculin)

. nombre (singulier ^ pluriel) 
le système de base comporte donc huit membres oppositifs,
(voir § 7 .8.).
Les unités de la série définie s'associent exclusivement aux 
différentes formes de la modalité locative de proximité (-agi). 
La série indéfinie n'est compatible qu'avec les modalités loca
tives d ’absence ou d ’ éloignement (-iNa/ -ihin, -Ni).

DEFINI
Singulier 

Masculin wa

"celui-ci"

INDEFINI
Pluriel Singulier Pluriel

wi wi/wi-n wid

"ceux-ci" "celui" "ceux"

Féminin ta
"celle-ci"

ti
"celles-ci"

--------
+

modalité locative 
proximité 

-agi

ti/ti-n
"celle"

tid 
"celles"

modalités locatives
éloignement 
absence -Ni

■ihin, iNa

Les déictiques indéfinis semblent maintenir (au moins partiel
lement) une distinction entre 1'éloignement relatif {-iNa) et 
1'éloignement absolu (-ihin).
Ces unités se combinent très aisément avec l'autonome akin 

"au-delàj plus loin".
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Les formes indéfinies secondaires wigad / widak... 
peuvent se combiner aux modalités nominales des proximités:

. wigad - agi(-ni) - "ceux-ci (ici)"

. tigad - agi (-ni) = "celles-ci (ici)"

. widak. - agi (-ni) - "ceux-ci (ici)"

. tidak ~ agi (-ni) = "celles-ci (ici)"

Ils s'intégrent alors à la série des substituts déîctiques 
DEFINI (-- proximité).

17.12. . SUBSTITUTS INDEFINIS:

•. kra, "chose, quelque chose"
(réfère à une quantité indéterminée).

. ay-Nat, "truc, machin"
(réalité individuelle indéterminée - non-personnel)

. wi-Natj "un tel"
(personne indéterminée)

. ti-Nat "une telle"
(personne indéterminée)
Il s'agit à l'évidence de composés:

Substitut Indéfini + Nat 
(+ indifférencié)
(+ masculin)
(+ féminin)

Le dernier élément n'a plus aucune existence indépendante en 
kabyle, hors de ces trois attestations, Il n'y a donc que peu 
d'intérêt à considérer ces indéfinis comme des synthèmes (une 
telle présentation reste pourtant théoriquement possible).
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17-13- . ay / i ; "ce (que)
(indéfini polyvalent).

Accordant une importance excessive aux ressemblances de signi
fiants, les "classiques" (BASSET-CROUZET, 1936; BASSET-PICARD, 
1948; BASSET, 1950& ...) définissent ce monème comme un "dé
monstratif" .

Pourtant, son appartenance au paradigme du Nom est 
facile à établir; c'est un substitut indéfini du Nom suscep
tible ,

. de se combiner aux modalités locatives du Nom: ,
a)- ay-a, ay-agi (+ mod. proximité), "ceci", implique la pro
ximité spatiale ou temporelle, le caractère immédiat, l'absence 
de distanciation (objective/subjectjve) du locuteur par rapport 
à l'objet de son énonciation.

b)- ay-n, ay-Ni (+ mod. absence), "cela", renvoie à une réalité 
absente/éloignée que le locuteur situe hors du champ de son in
tervention directe.

. d'assurer toutes les fonctions du Nom:

- Prédicat Nominal:
(13) d ay-Ni 

Aux. ce-là 
Préd.
="c'est cela"

- Expansion Directe:
(14) y - Tu ay-n y - Ôa yur - ny 

il-a oublié ce-là il-a mangé chez-nous
="il a oublié ce qu'il a mangé chez nous"
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C ’est certainement une erreur que de le considérer 
comme un "démonstratif".
La valeur déictique de ay n'apparaît qu'en combinaison avec 
les modalités déictiques nominales (voir ci-dessus): fondamen
talement ay est un pronom indéfini.

Historiquement, ay est même tout simplement un Nom 
puisqu'il connaît l'opposition d'état {ay ^ way).

17.14. 11 est sûr que, par son signifiant, ay est apparenté 
au domaine de la deixis, notamment aux modalités locatives du 
Nom :

-a, -agi (< ayi) (voir § 4.21.)

Mais la ressemblance formelle (aussi forte soit-elle) 
ne saurait, à elle seule, autoriser une quelconque conclusion 
quant à l'identité synchronique de l'unité. En outre, parler 
comme BASSET de "démonstratif" sans distinguer entre modalités 
et pronoms, posant ainsi une "archi-classe" sémantico-formelle 
des déictiques, ne fait qu'estomper la nature nominale de ay.
Il est certain que l'on suivrait plus facilement A. BASSET s'il 
l'avait défini comme un "pronom démonstratif".

La fréquence très élevée de ce monème est due à ses 
occurrences très nombreuses en tant que "support de détermina- 
tion-relaisde disjonction" (fonction étudiée en § 29.22.-28.), 
et en tête de phrase exclamative:

(15) ay lha - n! 
ce ont - ils

marché
="ce qu'ils ont marché! = qu'est ce qu'ils ont dû

courir !"
(16) ay—n t -ru

ce-là elle-a pleuré 
="ce qu'elle a pleuré!"
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17.15. SUBSTITUTS INTERROGATIFS
Les monèmes "interrogatifs" sont des nominaux:

. tous ceux à initiale vocalique (la quasi totalité: 21 sur 
24) connaissent l'opposition d'Etat.

. tous peuvent assurer des fonctions typiquement nominales:

- Expansion Référentielle: (anda, "où")

(17) y -La wanda t - Tn uSn 
il-est où ils mangent chacal

E .A .(=Ex.Réf.)
="il y a des endroits où l'on mange du chacal"

- Expansion Directe: (anwa, "lequel")
(18) mli - y as anwa 

ai indiqué-je à lui qui
+E.L .(=Ex.Dir.)

="je lui ai dit/indiqué qui/lequel"

(19) zri - y asu ara m inin 
sais-je quoi que +Non à toi dire-ils

Réel
="je sais ce qu'ils vont te dire"

- Expansion Indirecte: ils peuvent être précédés de 
toutes les prépositions: (umi, "a qui").

(20) mli-y as i wumi 
="je lui ai indiqué à qui"

(21) y - mla y as aXam - is d wanda i-xDm
il-a indiqué à lui maison-sa avec où il travaille 

="il lui a indiqué sa maison et l'endroit où 
il travaille"
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- Centre (¿'Expansion Nominale Déterminative :
(âsu, "quoi")

(22) . . .anda n kra. ..
où de chose 
="quelque part"

(23)...asu n kra... 
quoi de chose
= ,rquelque chose"

17.16. Leur identité nominale est encore plus nette si l'on 
examine leurs compatibilités en phrase interrogative:

- Tous peuvent se combiner avec 1 'Auxiliaire de Prédication 
d ; on relève indifféremment:

(24). d asu? ou, aéu?
="c'est quoi, quoi?" ="quoi"

(25) ■ d aëimi? ou, asimi?
-"pourquoi?" ="pourquoi?" 

etc... (ce que l'on peut interpréter comme une tendance à la 
régularisation du Prédicat interrogatif sur le modèle plus gé
néral Aux. Préd. d ■*-- ► NOM, voir chap. 22 ).

- ils sont fréquemment précédés d'une préposition et pren
nent alors la marque de l'état d ’annexion; ( --»- interroga
tifs complexes):

(26) n wanwa?
=" de qui?; â qui est-ce?"

(27) i wanwa?
="à qui?; pour qui est-ce?"

(28) i wumi?
="à qui/pour quoi, pour lequel/quoi est-ce?"
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17-17- La liste de ces compatibilités et fonctions établit 
de façon indiscutable leur appartenance à 1'archi-classe 
du Nom.

Leur fonction spécifique (définitoire) est celle 
d ’interrogatif. Dans cet emploi, ils sont en inventaire - 
fermé et constituent une sous-catégorie grammaticale au 
sein de la classe nominale.

(Certains d ’entre eux doivent être considérés comme l ’amalgame 
d ’un nominal et d ’un fonctionnel: sur ce point on se reporte
ra au chapitre 29, notamment en §.29 -13•-29 -17 -)





SYNTAXE DE L'ENONCE

(Les Fonctions)

L'ENONCE VERBAL 
Chap. 19 à 21.
L'ENONCE NON-VERBAL 
Chap. 22 à 26.
EXPANSIONS SPECIFIQUES DU NOM 
Chap. 27 à 29.
EXPANSIONS PREDICATOIDES PRIMAIRES 
Chap. 30.
AUTRES TYPES D'EXPANSIONS 
Chap. 32 à 33-
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18. LES p r é d i c a t s : Définitions et Hiérarchie.

18.1. Le pivot de la description syntaxique est le Syntagme 
Prédicatif (ou énoncé minimum), défini comme le constituant 
ultime, non-supprimable de toute phrase.

L'énoncé minimum est identifié par effacement des élé
ments facultatifs (^Expansions), à partir:

"d'un énoncé complet, prononçable entre deux silences, 
qui ne s'appuie pas sur la situation, et/ou le contexte, par 
opposition à d'autres segments, réponses, exclamations, inter
rogations..." (TCHEKHOF, 1975, p. 12).

L'énoncé minimum doit pouvoir exister sans le support
d'une "actualisation" extérieure à lui-même. Cette précision

( 25 )est essentielle: elle permet d'ecarter de nombreux faits,
directement liés à l'acte de parole, qui surchargeraient inu
tilement la description si on les intégrait au système de la
langue.

Le syntagme prédicatif étant le centre de l'agencement 
syntaxique de la phrase, doit pouvoir recevoir des expansions; 
tout segment qui ne répond pas à cette condition n'est pas un 
Prédicat, même s'il constitue à lui seul un énoncé.

(25) non pour les nier ou les minimiser, mais pour les étudier 
à leur juste place, en tenant compte de leurs conditions con
crètes de production.



- 264 -

Les différents types de syntagmes prédicatifs 
répartissent comme suit:

. Syntagmes Prédicatifs Verbaux 

. Syntagmes Prédicatifs Nominaux 
type d (Aux. Préd.) NOM 

. Autres Syntagmes Prédicatifs 
Non-Verbaux

Le prédicat verbal est largement prédominant, 
importance numérique, le verbe apparaît bien 
maîtresse du système, .puisque:

- ses expansions fondamentales sont plus 
que celles des prédicats non-verbaux.

- toutes celles qui peuvent s’associer à 
non-verbal sont attestées en phrase verbale, 
tant pas vérifié.

18.2. Les Prédicats:

80 % 

10 + $

10~%

recensés, se

Outre cette 
comme la pièce

nombreuses

un prédicat 
l'inverse n'é-

L'énoncé verbal commande donc à la compréhension de l'ensem
ble de la syntaxe de l'énoncé.
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18.3. RECAPITULATIF DES TYPES DE SYNTAGMES PREDICATIFS 
RECENSES :

1. Syntagme Prédicatif Verbal (S.P.V.) (chap.19)

Indice de Personne-*—*lexème verbal.

2. Syntagmes Prédicatifs Nominaux (S.P.N.)

(a)- à Auxiliaire de Prédication spécifique:
d ■*-----»> NOM (chap.22)

(b)- à Auxiliaire de Prédication non-spécifique: 
(Prépositions + NOM):
n "de" ---- ^ NOM (chap.23)
am "comme" •*--- NOM

3. Monèmes et Synthèmes Prédicatifs divers: (chap.24)

- Prédicats mono-monématiques
- Prédicats interrogatifs
- Synthèmes prédicatifs négatifs.

4. Syntagmes Prédicatifs non-verbaux â Affixes Personnels:
, „  ̂ (chan.25)- les Presentatifs

- Segments divers ■<------*■ Affixes Personnels
(Noms, Autonomes,
Fonctionnels...)

5. Syntagmes Prédicatifs non-verbaux
Fonctionnel --- *► Affixe Personnel ( -«—  NOM) (chap.26)





L'ENONCE VERBAL

19. LE SYNTAGME PREDICATIF VERBAL

20. EXPANSION NOMINALES PRIMAIRES DU S.P.V.

21. LA PHRASE VERBALE COMPLEXE
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*9. LE SYNTAGME PREDICATIF VERBAL (= S.P.V.)

19.1. Pour toutes les descriptions traditionnelles, la pro
position verbale de base est constituée d'un VERBE suivi d'un 
Nominal en fonction de sujet; ce nominal, quand il s’agit d ’un 
lexeme, prend la forme de l’Etat d ’Annexion:

VERBE + SUJET (Nom à l ’Etat d ’Annexion)

(1) y-Fy wrgaz 
il-est sorti homme

+E.A. (E,L.= avgaz)
="1’homme est sorti"

(2) y - swa wqsié 
il-a bu garçon

+E.A. (E.L.= aqéié)
="le garçon a bu"

On admettait aussi que cet ordre'canonique, non-marqué, 
pouvait connaître une permutation par "anticipation du sujet", 
impliquant une certaine mise en relief du nominal qui perd alors 
obligatoirement sa marque d ’Etat d ’Annexion:

(lb). avgaz y-Fy

(2b) aqéié y-swa

Cette présentation se retrouve bien sûr dans toutes les 
grammaires "scolaires", anciennes ou récentes, de HANOTEAU 
(1854) à MAMMERI (1967), oeuvres de non-linguistes qui se con
tentent généralement d ’imposer à la langue berbère le moule de 
la grammaire (traditionnelle) du français.

Mais elle est aussi présente dans les travaux de lin
guistes berbérisants de renom, et ce, jusqu'aux toutes dernières 
années: BASSET-PICARD, 1948, p. 43 et 111; DALLET-VINCENNES,
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I960, p. 77; CORTADE, 1969, p. 25 et 175; PENCHOEN, 1973, p. 54, 
et, PRASSE, 1974, p. 11).

Cela est évidemment plus grave parce que révélateur du 
retard qu’accusent les Etudes Berbères par rapport aux grands 
courants de la linguistique actuelle.

19.2. En fait, il faut attendre les travaux de L. GALAND 
(1964 et 1969a) pour voir la description sortir des ornières 
de la grammaire traditionnelle. Dans son article ’’Types d'ex
pansion nominale..." il écrit:

"... toute forme verbale doit comporter un radical et 
un indice de personne. Aucun des deux ne peut se passer de 
l'autre (relation de mutuelle dépendance), mais ensemble, ils 
peuvent suffire à former un énoncé complet : 
kabyle: yewa "il a bu" (indice y-, radical -awaO.
Si une précision s'impose, on ajoute à l ’indice un nom qui se 
place après le verbe et qui prend l’état d 'annexion : 
yswa wqâié "l'enfant, il a bu". Tandis qu'en français le nom 
se substitue au pronom personnel, le nom berbère ne vient qu'en 
complément de l’indice de personne".(GALAND, 1969a, p. 91).

Cette analyse établit tout â fait clairement que ce 
qu’on appelait "sujet" dans 1©S descriptions traditionnelles 
(dans les exemples préçédgntiî wvgas ~ argan^ wqsièf - aqSié) 
n ’est qu’une expansion faaultqtive du syntagme verbal,
Le Syntagme Prédicatif Verbal est constitué par le seul radical 
verbal accompagné de la iriarqui personnelle :

S.P.V. = indice personnel + radical verbal

. S.P.V. (1) y - Fy
"il-est sorti”

. S f P . V . (2) y - swa 
"il-a bu”
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Le nom (post-posé, à l'Etat d 'Annexion/pré-posé, à 
l'Etat Libre) peut toujours être effacé et n'est donc qu'une 
expansion, que lie que soit sa correspondance dans les traduc
tions françaises.

L'indice de personne et le lexème verbal sont les- seuls 
éléments obligatoires -et donc, constitutifs- du Syntagme Pré
dicatif Verbal.

19-3. STRUCTURE DU SYNTAGME PREDICATIF VERBAL:
Pour identifier les constituants des syntagmes prédicatifs 
complexes, 1'Ecole fonctionnaliste propose un certain nombre 
de critères qui semblent inopérants dans le cas du berbère.

Fondamentalement,'pour MARTINET (E.L.G., § 4.25-27) 
et ses disciples (F. FRANÇOIS, 1968; D. FRANÇOIS,' 1971, p. 28 
et 1975, P- 32; TCHEKHOFF, 1977, p. 51-52...),dans le cas de 
l'énoncé verbal, le prédicat est le monème qui ne peut occuper 
d'autres fonctions par ailleurs: il ne peut être que prédicat 
(ou, prédicatoîde). Le sujet (= second élément obligatoire du
S.P.V.), lui, est un pluri-fonctionnel et peut donc apparaître 
dans des contextes très différents.

Or, en berbère, les deux monèmes constitutifs du S.P.V. 
sont dans une relation d'interdépendance quasi absolue: 
chacun d'eux suppose la co-occurence de l'autre. L'Indice de 
Personne (que l'on tend bien sûr spontanément à analyser comme 
le "sujet") ne peut apparaître dans un autre environnement: 
c'est un unifonctionnel strict.

En d'autres termes, l'indice de Personne est un monème 
grammatical spécifique, et non le substitut d'un lexème nominal, 
la commutation étant rigoureusement impossible.
Les deux constituants du S.P.V. ne peuvent donc pas être dis
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tingués sur la base du critère

"uni-fonctionnalité ^ pluri-fonctionnalité"

19-4. L'examen de l'ensemble des types de Syntagmes Prédica- 
tifs, amène à considérer, quel que soit l’énoncé étudié,

- comme le PREDICAT, celui des deux monèmes qui appartient 
au paradigme le plus vaste,

- comme 1'"ACTUALISATEUR"^^^} celui qui appartient au para
digme le plus restreint.
Cette solution, très simple, présente de nombreux avantages:

- elle est entièrement formelle, et élimine tous recours 
aux considérations sémantiques, peu probantes parce que tou
jours entachées de subjectivité.

- C'est une procédure qui renvoie à des concepts linguis
tiques universellement admis et bien définis.

- Enfin, elle s'applique sans difficulté à quasiment tous 
les types de Syntagmes Prédicatifs dont on peut alors établir 
une typologie cohérente et unitaire. Presque tous les énoncés 
minimaux présentent en effet cette caractéristique d'être cons
titués de deux unités appartenant à des paradigmes nettement 
distincts par leur taille.

D'ailleurs, si comme l'admet la linguistique depuis 
SAUSSURE, le signifié d'un monème est déterminé par les opposi
tions auxquelles il participe, il apparaît que ce critère (di
mension du paradigme) rejoint les vieilles définitions sémanti-

(26) dans l'acception n que MARTINET a donné à ce terme (E.L.G., 
§ 4.25.-4.28.- )• Pour une discussion de la terminologie, voir 
ci-dessous.
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ques du Prédicat (^élément sémantiquement essentiel de la pro
position): le prédicat, faisant partie de l'inventaire le plus 
vaste, est aussi par voie de conséquence celui qui a la plus 
grande spécificité sémantique.

Dans le cas du Syntagme Prédicatif Verbal, la procédure 
retenue donne des résultats parfaitement nets:

- le radical verbal est membre d'un paradigme lexical illi
mité (tous les verbes de la langue),
alors que,

- l'indice de personne fait partie d'un ensemble très res
treint et strictement fermé (les huit autres monèmes personnels 
de la série). D 'où :

S.P.V. = Indice de Personne •*—— »- Radical Verbal 

"Actualisateur" Prédicat

statut."Actualisateur", "Auxili- 
"sujet", Problèmes de terminologie.

L'indice de personne est bien le second élément obligatoire du 
S.P.V.; la présence d'une modalité aspectuelle, elle aussi obli
gatoire, ne saurait introduire le moindre doute sur ce point.
En effet, le monème personnel:

- est le seul qui puisse être le centre de rattachement d'une 
expansion nominale régulière : l'expansion référentielle (nomi
nal à l'état d'annexion, voir § 20.2.-20.4.),

- connaît, dans des conditions déterminées, un phénomène de 
neutralisation totale lorsque le verbe est employé comme déter
minant du Nom, c'est-à-dire comme prêdicatoîde (forme de "par
ticipe", voir § 5.9. et 29.6.-29.7.).
Ce qui signifie qu'il peut y avoir disparition pure et simple

19.5. L ’indice de personne: 
aire de prédication",
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des indices de personne lorsque le monème verbal n ’assume plus 
son rôle de prédicat.
C’est là une-preuve absolue de la liaison essentielle qui exis
te entre le verbe en tant que prédicat et l'indice de personne.

Il y a donc une distinction fondamentale à établir en
tre la modalité aspectuelle qui détermine le verbe en tant 
qu’unité lexicale, et l ’indice de personne qui est LE détermi
nant obligatoire du verbe en tant que prédicat.

•6. Les désignations‘d ’ACTUALISATEUR et d * ACTUALISATION 
pour la fonction correspondante, même aussi précisément défi
nies que chez A. MARTINET, ne sont peut-être pas les plus adé
quates en raison de leur polysémie, notamment dans la littéra
ture linguistique de langue française. Bien souvent, ces no
tions ont une valeur beaucoup plus large et renvoient à toutes 
les procédures d ’ancrage de 1’énoncé dans un environnement 
situationnel déterminé (déxctiques,..) (voir DUBOIS..., D.L.L., 
p. 9).

Il serait sans doute plus prudent (et, formellement 
plus logique) de remplacer les termes d ’ACTUALISATION/ACTUALI- 
SATEUR (dans l ’acception d ’A. MARTINET), par le couple PREDICA
TION/ PREDICATEUR (ou MONEME DE PREDICATION), Ce qui permet
alors de conserver aux concepts d ’ACTUALISATION/ACTUALISATEUR

- - (27)leur valeur generale .

(27) ce qui n ’empêche d ’ailleurg pas de considérer la PREDICA
TION comme un type particulier d ’ACTUALISATION.
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A l’intérieur de l’ensemble des monèmes prédicateurs, 
des distinctions fonctionnelles et terminologiques peuvent être 
faites sur la base de l’identité syntaxique du monème prédica
teur lui-même (lexical/grammatical...), et, de celle de l’uni^ 
té en fonction de prédicat (spécifiquement ^ accessoirement 
prédicative).

Le premier paramètre ne joue pas en berbère où tous 
les monèmes prédicateurs sont des grammaticaux.
Par contre, le second critère permet d ’opposer les indices de 
personnes du verbe qui s'associent à des monèmes essentielle
ment prédicatifs (les VERBES), aux autres monèmes prédicateurs 
de nominaux qui, eux, se combinent à des unités accessoirement 
prédicatives.

19-7* Les monèmes qui "prédiquent" des unités non-spécifique
ment prédicatives sont des AUXILIAIRES de PREDICATION, appella
tion particulièrement heureuse introduite par D. FRANÇOIS (1975, 
p. 32) qui les définit comme:

"... des outils qui permettent de prédiquer les éléments 
les plus divers de la langue..."
Il est par contre plus délicat de trouver une terminologie aussi 
explicite pour dénommer les prédicateurs de monèmes à vocation 
centralement prédicative comme le verbe.

Dans le cas du S.P.V. berbère, on hésitera à qualifier 
de "sujet" l'indice de personne du verbe. Cette notion est tra
ditionnellement trop liée à la classe des lexèmes nominaux pour 
qu’il soit opportun de la reprendre dans le cas d ’espèce. 
MARTINET a très certainement raison quand il conseille :

"d’éviter d ’employer un terme dans une acception qui cor
respond partiellement à celle qui est traditionnelle" (1977,p.3)
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19.o. Il ne paraît pas très prudent de retenir le même terme 
de "sujet", pour une langue comme:

- le français où le second élément obligatoire du S.P.V. 
peut être indifféremment

a) un monème grammatical (pronoms personnels sujets),
ou,

b) un lexème nominal,
et,

- le berbère où ce rôle ne peut être tenu que par un gram- 
matical.

De plus, en adoptant l'appellation de "sujet", on risque 
d'isoler artificiellement le S.P.V. des autres types de syntag
mes prédicatifs et de masquer ainsi certains parallélismes en
tre énoncé verbal et non-verbal: la prédication de certains 
syntagmes non-verbaux est aussi assurée par un monème personnel 
affixe (voir chap. 25). Plutôt que d'adopter, par décision con
ventionnelle, la dénomination de "sujet" dans le cas du syntag
me verbal, on préférera tenir compte de l'ensemble des faits 
apparentés, et, parler de (monème) prédicateur personnel du 
verbe.
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20, EXPANSIONS NOMINALES PRIMAIRES DU S.P.V.:

A. EXPANSION REFERENTIELLE (=Ex. Réf.)
B. EXPANSION DIRECTE (=Ex. Dir.)
C. EXPANSION INDIRECTE ( = Ex. Ind. )

20.1. Les trois expansions nominales primaires du syntagme 
prédicatif verbal n'ont pas un statut syntaxique strictement 
identique :

- les expansions directes et indirectes représentent des 
fonctions saturables; un énoncé [les syntagmes prédicatoïdes 
enchâssés et la coordination n ’étant pas pris en considération] 
ne peut en compter qu'une seule de chaque espèce. De plus, el
les apparaissent presque exclusivement dans des énoncés verbaux.

-en revanche, un énoncé peut comporter plusieurs expansions 
référentielles, la première en fonction primaire, l(es) au- 
tre(s) en fonction non-primaire. L'expansion référentielle 
n'est donc pas un déterminant exclusivement primaire, même si 
le rattachement direct au S.P.V. est, de très loin, le cas le 
plus fréquent. Cependant, en tant que complément directement 
rattaché au Syntagme Prédicatif, l'expansion référentielle peut 
être considérée comme saturable.

En outre, ce déterminant se distingue des deux premiers 
en ce qu'il est extrêmement fréquent dans les énoncés à prédi
cat non-verbal.
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A. L 'EXPANSION REFERENTIELLE:

20.2. L'expansion à l'état d'annexion (wrgaz et yrgazn en 
(20/1) et (20/2)) est toujours en accord, de genre et de nombre 
avec l'indice personnel du S.P.V.:

Indice Personnel du verbe:
(1) y-Fy wrgaz (y ---) ( = "il")

"il-est sorti l'homme"
(+E.A.)

(2) Fy - n yrgaz-n (---n) (="ils")
"ils-sont sortis les hommes"

(+E.A.)

(3) t - Fy tmTut (t---; (="elle")
"elle-est sortie la femme"

(+E.A.)

Le genre et le nombre de cette expansion sont en accord 
avec ceux del'indice personnel du S»P,V.

Cette relation de dépendance montre que le nom à 1'état 
d'annexion est plus spécifiquement une expansion de 1'Indice 
Personnel et que sa fonction est d'en expliciter le réfèrent;

S.P.V.
____________A____________ .

Prédicateur + PREDICAT // EXPANSION 1
Indice de personne + radical verbal //Nom à l'état d 'annexion
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20.3* L. GALAND (1964, p. 44) a proposé le terme de "com
plément explicatif" pour désigner ce type d'expansion. On peut 
le juger un peu trop vague (toute expansion n ’est-elle point, 
d ’une façon ou d ’une autre, une "explication-détermination" 
de l’élément dont elle est syntaxiquement dépendante?)
Aussi lui préfère-t-on celui d ’"EXPANSION REFERENTIELLE" -(=Ex. 
Réf.) qui rend mieux compte de la relation qui existe entre 
l’indice de Personne et le nominal qui l ’explicite (le terme 
de "complément explicitatif", envisagé par GALAND lui-même, 
est évidemment fort peu esthétique).

est nécessaire de préciser le réfèrent de l ’indice de Personne; 
elle est donc exclue pour les 1ère et 2ème personnes du singu
lier et du pluriel: "JE/T.U", "NOUS/VOUS" étant identifiés dans

Sur le plan prosodique, 1 ’Expansion Référentielle est 
étroitement soudée au syntagme verbal; elle le suit sans pause 
ni rupture tonale:

Si l ’énoncé comporte d'autres expansions nominales qui très 
souvent viennent s'intercaler entre (A) et (B), 1’Expansion 
Référentielle demeure prosodiquement raccrochée au syntagme 
verbal grâce à un ressaut qui l’amène au niveau intonatif de

Naturellement, cette expansion n ’apparaît que lorsqu'il

le cadre même de l'acte de communication (BEN V EN iÇ ST E, 1 9 6 6 ) .

(4) y - Fy wvgaz 

(A) (B)

(A).

(A) (C) (B)

(5) y ~ Fy sg wXam, wvgaz

il-est sorti de maison, homme 
+E.A. +E.A.

="il est sorti de la maison, l’homme"



- 278 -

20.4. L'expansion Référentielle n'est pas un déterminant spé
cifique du S.P.V.
Un lexème nominal portant la marque d'Etat d'Annexion et ayant 
le même rôle sémantique se rencontre:

a)- après la plupart des Syntagmes Prédicatifs non-verbaux 
(du type d + Nom, n + Nom... voir chap. 22, 23, 25 et 26.

b)- après les pronoms personnels affixes du Verbe /du Nom/ 
de Préposition; Le substitut grammatical affixe peut donc tou
jours être "repris" et explicité par une unité lexicale:

(6) Ca-n t w a R a s } Wyvum - Ni yQimn

chez-lui droit homme-ci 
+E.A.
(=Ex.Réf.)

="il a raison, cet homme"

L 'explicitation lexèmatique de monèmes appartenant à
des paradigmes grammaticaux par un nominal à l'Etat d'Annexion 
est donc un phénomène qui dépasse largement le cadre de l'énon
cé verbal (ce qui est une raison supplémentaire de rejeter 
l'analyse traditionnelle "Nom à l'E.A. suivant le verbe =
SUJET").

t

ont mangé-ils le enfants pain - l.à restant 
+E.A. +E.A.

(=Ex.Réf.1) (=Ex.Réf.2)
="Les enfants l'ont mangé, le pain qui restait"

(7) yur - s IhQ wvgaz-agi
t______________I
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B. EXPANSION NOMINALE DIRECTE (=Ex. Dir.)

20.5. Cette expansion qui n ’est attestée que pour certains 
verbes (voir §21.22.-23), suit le S.P.Y. avec lequel elle cons
titue un ensemble prosodique homogène.

La fonction "Expansion Directe" est identifiée par la 
marque de l’Etat Libre qui assure la distinction d ’avec 1 'Ex
pansion Référentielle (=Etat d'Annexion):

(8) y - Wt aq&ië -Ni wvgaz-im
il-a frappé garçon-là mari-ton 

+E.L. +E.A.
(=Ex.Dir.) (=Ex.Réf.)

="Ton mari a frappé le garçon (en question)

La position n'intervient qu’en tant qu'indice morpho
logique complémentaire dans l'opposition Ex. Dir.v Ex.' Réf. 
(voir, "Enoncés Préférentiels").

La fonction "Expansion Directe" peut être assurée par 
un substitut grammatical du paradigme des pronoms personnels 
affixes du verbe/Série Directe (§7-1. - 17-3), qui peut lui 
même être- à son tour centre de rattachement d'une Expansion 
Référentielle lexèmatique (§ 20.2.-20.4.)

(9) y Ca ayrum - Ni
il a mangé pain - là 

="il a mangé le pain"
— ► (10) y - Ca t (ayvum - Ni) 

il a mangé le (pain- là)
="il l'a mangé (le pain)"
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C. EXPANSION NOMINALE INDIRECTE (=Ex. Ind . )

20.6. Le nom est relié au Prédicat par l'intermédiaire d'un 
indicateur de fonction, qui peut-être;

a)- un grammatical spécialisé (=fonctionnel non-proposition- 
nel) auquel on réservera l'appellation de PREPOSITION.

b)- un lexeme ou un syntagme nominal en cours de grammatica
lisation assumant le rôle d'indicateur de relation.

Le syntagme constitué par le fonctionnel i --- ► Nomi
nal peut être remplacé par des substituts spécifiques qui cons
tituent le paradigme des pronoms personnels affixes du verbe/ 
série indirecte.

LES FONCTIONNELS N0N-PR0P0SITI0NNELS:

Les Prépositions:
sont historiquement toutes d'origine nominale. Ce fait 

transparaît encore dans l'un de leurs traits combinatoîres spé
cifiques: leur compatibilité avec les pronoms personnels affixes 
(série "post-prépositionnelle", § 7.4.).

Les prépositions sont des fonctionnels exclusifs: elles 
n'existent qu'en tant qu'indicateurs de fonction d'un nominal.
A une exception près, ( s, "à, vers"), toutes les prépositions 
sont suivies par un nominal à l'Etat d 'Annexion :

Préposition -*— ► lexème Nominal
+ E . A .

Le cas de s, "à, vers" (+ Etat Libre) doit sans doute 
être interprété comme un phénomène de différensiation secondaire; 
la marque d'Etat permet de distinguer:
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a) s + Nom à l'Etat Libre 
= "à, vers"

b) s + Nom à l’Etat d ’Annexion 
= 11 avec, au moyen de"

Sauf après,
i, "à, pour"
ar , "jusqu’à, si ce n ’est"
am, "comme"

le lexème nominal introduit peut être remplacé par un substitut 
de la série des Pronoms affixes post-prépositionnels. Cette 
commutation entraîne souvent des modifications très importantes 
du signifiant du fonctionnel.

n, "de" est la seule de ces' unités qui soit un indica
teur de fonction essentiellement non-primaire (expansion nomi
nale d ’un autre nom). La substitution d ’un pronom au noyau no
minal (lexèmatique) entraîne des modifications morphologiques 
particulières. Ce monème fait l'objet d ’un examen détaillé en 
§ 23.1.-23.4.

On notera que d , "et,avec...", contrairement à ce que 
peuvent laisser penser les traductions françaises est un subor
donnant et non un coordonnant:
il crée une hiérarchie dont l ’indice est la marque d'Etat d'An- 
nexion du nominal subséquent, (voir GALAND, 1973, p. 91).

20.7. Indicateurs de fonction non-spécifiques:

Outre les PREPOSITIONS, certaines unités (et syntagmes) d'ori
gine nominale peuvent assurer (entre autres)le rôle d'indica
teur de fonction d'une expansion nominale primaire. Ces unités 
peuvent toutes, par ailleurs jouer le rôle de déterminants au-
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20.8.--- Leur identité nominale est cependant (encore) très ré
elle puisqu'elles peuvent être expansion nominale déterminative 
d'un autre nom ou, point de rattachement d'un tel syntagme 
(Nom -*-- n -— »- Nom) .

tonomes (§ 3 .10.-3.11.)

Ce ne sont donc pas de simples grammaticaux, et, on ne 
peut les intégrer à l'inventaire des nrépositions (=fonction- 
nels spécifiques).

De plus la majorité d'entre eux ne joue ce rôle de su
bordonnant qu'en association avec le fonctionnel n ("de"), si
gne indéniable de ce qu'il s'agit bien de nominaux en voie de 
figement et de grammaticalisation:

daxl n-, "au dedans de"
• s ufLa n-, "sur, au-dessus, par dessus de"

On comparera:

(a) daxl n wXam ="dans la maison" 
dedans de maison

(b) y - Qim daxl n wXam ="il est resté dans la 
il-est resté dedans de maison maison"

(c) Ihid n daxl ="le mur intérieur" 
mur de dedans

(d) a-t-an daxl ="il est dedans" 
voilà-le dedans

(e) y - këm yr daxl ="il est entré à. l'intérieur" 
il-est entré vers dedans
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21, LA PHRASE VERBALE COMPLEXE

A. HIERARCHIE DES DETERMINANTS NOMINAUX:

21.1. Sur la base,
- de la généralité de l ’Expansion,
- de sa fréquence,
- de l'intimité de sa liaison avec le syntagme verbal,

On retiendra la hiérarchie suivante:

1°) L'Expansion Référentielle - 1er déterminant.
Tout syntagme prédicatif verbal admet au moins cette expansion 
(Nom à l'Etat d'Annexion, § 20.2.-20.4.).
C'est celle qui entretient les rapports les plus étroits avec 
le syntagme verbal puisqu'elle est 1 ' explicitation de l.'indice 
de personne, élément obligatoire du S.P.V.; la redondance des 
marques de genre et de nombre est d ’ailléurs un indice net de 
l’étroitesse de la relation entre 1 ’Expansion Référentielle 
et le syntagme verbal (DUBOIS, 1967, p. 21-22).

La généralité de ce déterminant est confirmée par le 
fait qu’il peut suivre aussi un Syntagme Prédicatif non-ver
bal, (§ 20.4.), contrairement à l ’Expansion directe.

2°) L'Expansion Directe - 2ème déterminant.
Elle n ’est admise que par une partie des verbes (§ 21.22.-21.23.). 
Elle est naturellement tout à fait extérieure au syntagme ver
bal dont elle ne "reprend" pas l'un des constituants .
Cette extériorité est manifestée par la marque d 'Etat Libre 
que porte le lexème nominal dans cette fonction: l'Etat Libre 
est aussi la forme du Nom dans ses emplois "hors-syntaxe", dési
gnation, thématisation... Elle conserve cependant des liens
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particuliers ayec le verbe puisque sa présence est directement 
liée aux caractéristiques syntaxiques du verbe et à la présen
ce de certains morphèmes dérivationnnels dans celui-ci.

3°) L'Expansion Indirecte - 3ème déterminant.
Elle est encore plus périphérique par rapport au verbe, puis
que la liaison Prédicat ---  Nominal repose sur la présence
d'un monème indicateur de fonction et que son apparition est 
largement indépendante des caractéristiques syntaxiques du 
verbe (qu'ils soient transitifs ou intransitifs, les verbes 
admettent tous certaines expansions directes).

21.2. La hiérarchie au niveau sémantique pourra être refor
mulée ainsi :

-1°) Ex. Réf. = Participant 1 
Son existence (au moins potentielle) est impliquée par la pré
sence de l'indice de Personne dans le S.P.V.

-2°) Ex. Dir. = Participant 2 
propre à certains verbes et lié à la prégence de certains mor
phèmes dérivationnels.

~3°) Ex. Indir. = Circonstants (aléatoires).
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B. LES ENONCES PREFERENTIELS:
21.3. Le Syntagme Prédicatif Verbal

Indice de Personne ■*--- *- Lexème Verbal
n'est pas une simple abstraction syntaxique; il a une existen
ce réelle en tant qu'énoncé minimum dans le discours. Il suppo
se, bien évidemment, une forte connivence entre les interlocu
teurs; seule la connaissance de l'environnement situationnel 
et linguistique large, permet à l'auditeur de relier de tels 
énoncés à des faits d'expériences concrets. On n'oubliera pas 
que cette condition est très généralement remplie dans la pra
tique communicative propre aux communautés linguistiques "tra
ditionnelles" (absence d'écriture, pas d'institutions centrali
satrices, limitation géographique des échanges linguistiques).

Naturellement des déterminations diverses' apparaîtront 
dès que la situation et/ou le contexte ne permettent plus la 
désambiguisation automatique de l'énoncé. L'énoncé verbal sera 
donc très souvent suivi de l'une ou plusieurs de ses expansions 
nominales primaires.

On note alors un véritable mouvement de balance entre 
Expansions nominales lexicales et expansions nominales gramma
ticales (= pronominales).

L'énoncé verbal tend § n'admettre qu'un seul détermi
nant nominal lexèmatique:

- S.P.V. + Expansion Référentielle lexèmatique 
(Déterminant 1)

(1) y - Ca wrgaz
il-a mangé homme 

+ E . A .
="l'homme a mangé"
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ou.

- S.P.V. + Expansion Directe lexématique 
(Déterminant 2)

(2) y - Ca aksum 
il-a mangé viande

+E.L.
= "il a mangé (de) la viande"

- S.P.V. + Expansion Indirecte lexématique
(Déterminant 3)

(3) y - Ca yr umDakw l -is 
il-a mangé chez camarade-son

+ E . A.
="il a mangé chez son camarade”

21.4. Ces énoncés à un seul déterminant nominal lexical sont 
nettement prédominants.
La co-occurence autour du même verbe de deux expansions nomi
nales lexématique est un fait rare:

- S.P.V. + 1er Déterminant + 2ème Déterminant
lexématique lexématique

(Expansion (Expansion
Référentielle) Directe)

est a la limite de l'acceptable et ne se rencontre que très 
exceptionnellement :

(4) y - Ca wrgaz aksum

'il-a mangé homme viande
(1er dét.) (2ème dét.)

="L'homme a mangé la viande"

L'ordre, non-pertinent, pourrait être inversé:
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(5) y - Ca aksum wrgaz

serait un énonce fort peu spontané ("exemple de grammairien")

21.5. Les deux autres successions possibles sont cependant 
moins artificielles et mieux attestées:

- S.P.V. + 1er Déterminant + 
lexèmatique 
(Expansion 
Référentielle)

3ème Déterminant 
lexèmatique 
(Expansion 
Indirecte)

et,
- S.P.V. + 2ème Déterminant + 3ème Déterminant

lexèmatique 
(E xp an sion 
Directe)

lexèmatique

Indirecte)

Quant à la combinaison de trois déterminants lexèmatiques

- S.P.V. + 1er Déterminant + 2ème Déterminant + 3ème Déterminant 
lexèmatique lexèmatique lexèmatique

(Expansion 
Référentielle)

(Expansion 
Directe)

(Expansion 
Indirecte)

(6) y - fka wrgaz idrimn i umDak^l-is
il-a donné homme argent à camarade-son 

(Dét.l) (Dét.2) (Dét. 3)
="l'homme a donné (de) l'argent à son ami".

elle est tout simplement rarissime.

Quand il y a plus d'une expansion nominale primaire, 
une seule est lexicale, l'(les) autre(s) est (sont) généralement 
pronominale(s):
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S.P.V. + Determinant(s) + UN Determinant Nominal 
Pronominal(aux) lexématique

. Expansion 
Directe 

et/ou,
. Expansion 
Indirecte 

(Pronoms Affixes 
du verbe §

(?) # " fka t wvgaz
'■11-a donne le homme 

(Dét.2)(Dét.1 )
=”1’homme l'a donné(e)"

( 3 ) y - fka t i umDakW ig
4l=§; donné le à ami » §§n 

(Dét,2) (Dét.3)
= Hi 1 l'a donné à son ami"

(9) ë - fka y as aksum
3.1=3. donné à lui viande

(Dét.. 3) (Dét. 2)
=“il lui a donné de la viande"

21.6. Les locuteurs semblent répugner | â§§ç>cier dang le
é.noBcé deyx (ou plus) Expansions pr|maipe§ lëgsiaales,
Il ne s’agit naturellement que.d'une tendance statistique„/ 2 g \ - 
d 'une impçigQibilité absolue .

(2|^ Il est ailleurs vraisemblable qy§ n§t?§ corpug, ©onititué 
en milieu familial, accentue la tendance ! !§. pronoiftir\§-.li8&ti§îfU

1. Expansion Référentielle 
ou ,

2. Expansion Directe 
ou,

3. Expansion Indirecte
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En fait, c'est surtout la combinaison:
1er Déterminant 

lexématique
+ 2ème Déterminant 

lexématique
(Expansion
Référentielle)

(Expansion 
Directe)

qui paraît être systématiquement évitée. L'Expansion Indirecte 
qui réfère le plus généralement aux "circonstants" est beaucoup 
moins concernée par cette "répugnance".

21.7- L'énoncé verbal à 2ème et/ou Zème déterminant 
pronominal avec reprise lexématique:

L ’Expansion Référentielle pouvant être 1'explicitation de n'im
porte quel monème personnel affixe (§20.4. ), on relève d'as
sez nombreux énoncés dans lesquels le 2ème et/ou le 3ème déter
minant nominal apparaît sous la forme d'un pronom personnel 
affixe du verbe, direct (2ème déterminant) ou indirect (3ème 
déterminant), repris ensuite par un lexème nominal à l'Etat 
d 'Annexion :

L'Enoncé Verbal préférentiel se présente donc sous la
forme :

S.P.V. + Une Expansion (+ une/deux Expansion/s
Lexicale pronominale/s)

(1°) y - fka T tbraT-Ni

il-a donné la lettre-en question 
Pron. +E . A . — *- 

Dir. =Ex.Réf.
="il l'a donnée/envoyée, la fameuse lettre"
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(11) y - fka yas i gma 
t__________l

il-a donné à lui à frère (mon)
Pron. Ind.

="il lui (en) a donné à mon frère"

21.8. Pour l'Expansion Indirecte (3ème déterminant), le syn
tagme nominal de reprise est généralement introduit par le fonc
tionnel i, "à, pour" dont la présence suffit à expliquer la 
marque d'Etat d'Annexion du lexème qui suit.
Dans ce cas, on ne peut, en toute rigueur, considérer le syn
tagme autonome à noyau lexical comme une Expansion Référentiel
le bien qu'il s'agisse aussi de la "reprise" lexèmatique d'un 
pronom.

Cependant, on relève aussi des cas où 1'explicitation 
se fait par un lexème nominal à l'Etat d'Annexion non-introduit 
par un fonctionnel:

(12) Ni -y as, udG^al -iw 
ai dit-je à lui beau-père-mon

+E.A .= Exp.Réf.
= "je (le)lui aidit, mon beau-père"

qui présente alors toutes les caractéristiques de l'Expansion 
Référentielle.

On notera que l'Expansion Référentielle dont le point 
d'incidence est un pronom affixe direct ou indirect est géné
ralement isolée du groupe verbal par une pause. Ceci permet 
d'éviter les risques de mauvais décodage puisque l'Expansion 
Référentielle rattachée à l'indice de personne du verbe, par 
contre, appartient toujours au même ensemble prosodique que 
le S.P.V. (voir § 20.3.)



-291 -

21.9- En principe, rien n ’interdit même des énoncés à trois 
Expansions Référentielles:

- 1ère Expansion Référentielle = explicitation de l'indice 
de personne du prédicat.

- 2ème Expansion Référentielle = explicitation d ’un pronom 
personnel affixe direct (2ème déterminant)

- 3ème Expansion Référentielle = explicitation d'un pronom 
personnel affixe indirect (3ème déterminant).

(13) y - fka yas T' ufaktur, tbraT'- Ni, (i)gma

1--- / L_L
il-a donné à lui la facteur lettre-là (à)frère-mon 

=Ex.Réf.l =Ex.Réf.2 =Ex.Réf.3
="il la lui a donnée, le facteur, la lettre à mon frère"

Naturellement, un tel énoncé relève plus des possibili
tés théoriques que de l'usage réel. Mais, il n'en demeure pas moins 
qu'il s'agit là d'une tendance très forte de la langue; 
sans doute sous l’influence de la relation d ' explicitation -ins
crite pour tout verbe entre l'indice de personne et 1 'Expansion 
Référentielle (1), le 2ème et le 3ème déterminant tendent à 
avoir d'abord une expression grammaticale (pronominale), qui 
sera reprise-explicitée, en cas de nécessité, par un lexème 
nominal qui porte aussi la marque d'Etat d'Annexion.

On schématisera ce phénomène sous la forme du réseau 
de relations suivant:
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S.P.V.
-------- V
Indice de -
Personne

Expansion
Référentielle

(1)

Verbe --- 2ème Déterminant —
Pronominal

î
Expansion
Référentielle

(2 )

3ème Déterminant 
Pronominal

î
. Expansion 
Référentielle

(3)
(ou . syntagme au

tonome de 
"reprise")

21.10. Cette redondance apparente doit-être, au fond, analysée, 
comme une recherche de l'économie: la langue recourt d'abord à 
des paradigmes grammaticaux très restreints et peu spécifiques 
(dont les unités auront alors une très haute fréquence), et 
ne fait intervenir les moyens lexicaux que pour lever les ris- 
ques d'ambiguïté.

Selon la très belle formule de GALAND (1975, P- 176), 
on aboutit à une véritable division (du travail) entre les 
"êtres lexicaux" et les "êtres grammaticaux", les premiers 
ayant pour fonction de pallier l'imprécision des seconds, qui, 
pour leur part, véhiculent les relations entre les participants,

Les faits kabyles décrits ici ne sont pourtant que de§ 
tendances: le 2ème et le 3ème déterminants ne sont pas toujo,u?s 
grammaticalisés et accolés au verbe; ils peuvent très bien 
avoir une expression purement lexématique. Et c'est par là que 
le kabyle se distinguera d'une langue à construction ergative 
comme le basque où le verbe comporte obligatoirement l'indiee 
formel des différents actants dont il sera accompagné(voir §, 21,21),
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c. ENONCE VERBAL ET ORIENTATION.
21.11. La notion d'orientation du prédicat verbal par rapport 
aux participants (ou actants) est extérieure à l'énoncé mini
mum.

Le Syntagme Prédicat Verbal (lexème verbal accompagné 
d'un indice de personne) n'a nullement besoin d'être complété 
par la mention d'un ou plusieurs participants pour constituer 
un énoncé minimal possible (et même fréquent).

Le verbe simple kabyle (comme d'ailleurs l'énoncé pré- 
dicatif nominal, chap. 22) pose simplement l'existence d'un 
fait d'expérience.

L'indice de personne indique seulement que le procès 
est attribué à une réalité extérieure au lexème verbal lui-même; 
il n'implique aucune information quant à la nature de ce rap
port .

Le premier déterminant (l'Expansion référentielle) n'a 
pas d'incidence sur l'orientation du verbe: n'étant que 1'ex
plicitation du morphème personnel prédicateur3il n'introduit, 
en tant qu'être syntaxique3 aucune donnée nouvelle quant à 
l'orientation du verbe qui demeure toujours un "prédicat 
d'existence".

Cette affirmation est fondée sur la seule considération 
théorique de la structure de l'énoncé minimum verbal.

Une confirmation en est fournie au niveau sémantico-- 
pragmatique puisque, le premier déterminant peut référer indif
féremment, pour certains verbes, à un "agent", un "patient" ou 
un "attributaire".
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2 1 . 1 2  .

(14a) mdl n t ukSar
enterrer-ils le en bas 
""ils l'ont enterré en bas"

(b) ugi - n ad y - mdl ukSar
ont refusé-ils Non-Réel il-enterrer en bas 
="ils n'ont pas voulu qu'il soit enterré en bas"

(15a) sly - n aKW tasSiwt-Ni 
enduire-ils tout gourbi-là 
="ils ont entièrement passé à la chaux le gourbi"

(b) taeSiwt-Ni dg La - n, t - sly aKW
gourbi-là dans sont-ils, elle-enduire tout 
="le gourbi dans lequel ils habitent, est entièrement 
passé à la chaux"

(16a) y - Sfk a tnt y - frs3 a tnt y - gzm
il-faut Non- les il-émonder Non- les il-couper 

Réel Réel
="il faut qu'il les émonde et les nettoie (arbres)"

(b) y - Sfk ad fr>s - nt, ad gzm - nt
il-faut Non- émonder-elles Non- couper-elles 

Réel Réel
="il faut qu'elles soient émondées et nettoyées"

(17a) atas ay-a ur y — xdim yuv - s

beaucoup ce-ci nég. il-a travaillé chez-lui 
="cela fait longtemps qu'il n'a pas travaillé chez lui"

(b) atas ay-a ur y - xdim ara wayla- Nsn

beaucoup ce-ci nég. il-est travaillé nég. bien-leurs 
="il y a longtemps que leurs propriétés n'ont pas été 
travaillées".
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(18a) ad bnu - n aXam
Non-Réel construire-ils maison 
= "ils vont construire une maison"

(b) ny ad ay - n aXam y - bna - n
ou Non acheter-ils maison étant construite 

Réel
= "ou ils vont acheter une maison déjà construite"

(19a) y - rgl aKW imrgan-Ni 
il-boucher tout trous-là 

= "il a bouché tous les trous"

(b) ad rgl - n aKW imrgan-Ni 
Non- boucher-ils tous trous-là 
Réel
="Tous les trous se boucheront"

21.13. Cette série d'énoncés (couples a/b), avec double cor
respondance traductionnelle, est évidemment centrale pour notre 
analyse: elle fait concrètement ressortir que l'énoncé verbal 
réduit au seul S.P.V., ou ne comportant que le premier déter
minant nominal, se contente de poser l'existence d'un procès 
verbal qui peut, sans aucune modification formelle (ni du ver
be, ni du nominal) être attribué à un "agent" ou un "patient".

Les Berbérisants expliquaient (où, plutôt dénommaient) 
ce phénomène en parlant de "valeur passive du verbe simple" 
(BASSET, 1952, p. 13; DESTAING, 1935; PRASSE, 1959, p. 155 et 
1974, p. 11; CORTADE, 1969, p. 175).

Or, qualifier de "passifs" de tels énoncés est une posi
tion insoutenable, même si l'on retient la définition très lar
ge (et, qui permet de dépasser les faits classiques de-l'Indo--
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européen) qu'en a proposé A. MEILLET dans "les caractères du 
verbe":

"Le vrai rôle du passif, est d'exprimer le procès là 
où l'agent n'est pas considéré". (1965, p. 196)

Une telle approche reste inacceptable pour de nombreu
ses raisons:

- elle postule l'existence théorique (et, "normale") d'un 
"agent", présupposé qu'on ne peut que rejeter (elle implique, 
en fait, que le verbe est fondamentalement lié à la notion
d'"agent").

- elle présente le "passif" comme une catégorie grammaticale 
susceptible de recevoir une définition universelle, alors 
qu’elle ne peut, en toute rigueur, être appréhendée que dans
le cadre d'une langue donnée.

21.1i|, une attitude structuraliste conséquente implique que 
l'on ne parle de "passif" que par opposition à un "actif", les 
deux termes du couple devant être formellement distincts, Çe 
n'est pas le cas dans les énoncés en question puisqu'entre :

(20) y - krs wnyir-is 
il-nouer front-son

+E. A.
="son front est renfrogné"

(21) y - krs anyir-is 
il-nouer front-son

+E.L.
="il a froncé le front"

il n ’existe aucune différence formelle qui permette d ’affirmer 
que (20) serait "passif" et (21) "actif"..
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- L ’existence, par ailleurs, d'une opposition marquée 
"actif" ~ "passif" (+ morphèmes dérivationnels d'orientation,
§ 21.4.-21.37.-) contredit formellement l'analyse en terme de 
"passif".

21.15. Cette difficulté n'est d'ailleurs pas ignorée par- les 
"classiques" puisque A. BASSET se demandait:

"... pourquoi l'expression du passif par une forme 
dérivée quand, en base, [...] la forme simple par elle même, 
a généralement les trois valeurs d'actif, passif et réfléchi? 
Et si parfois certains verbes se refusent aux trois valeurs, 
c'est la valeur passive [...] qui est exclusive de la forme 
simple, l'actif étant alors exprimé par la forme à sifflante." 
(1952, p. 13).

En d'autres termes, si le verbe simple est "passif" 
comment expliquer l'existence des dérivations passives et 
comment distinguer:

(22) y - Q n "il-est attaché"
-verbe simple-

et,
(23) y-T'waQn, "il-a été attaché"

-dérivé passif à morphème

y-KSj "il-est enlevé, supprimé..."
-verbe simple-

y-T'waKss "il a été enlevé, supprimé"

Et, l'hypothèse d'une parfaite synonymie entre les 
deux types d'énoncés paraît d'emblée devoir être exclue, car 
radicalement contraire au principe général d'économie qui ré
git toute langue (voir HUPET et COSTERMANS, 1972, p. 12).

(24)

et,
(25)



21.16. Il est sûr que le concept de "passif" n'identifie pas 
ici une réalité de l'énoncé berbère, mais une caractéristique 
de la traduction française; l'énoncé kabyle est dit "passif" 
parce qu'il correspond à un énoncé français analysable en ter
me de passif.

La seule façon d'expliquer ce phénomène sans imposer 
au berbère un moule structurel extérieur est de reconnaître 
que le Syntagme Prédicatif Verbal est un prédicat d'existence 
qui entretient avec son indice personnel (et 1'explicitation 
lexicale de celui-ci) une relation non-spécifiée ("agent", 
"patient", "attributaire..."):

(26) y ~ krz ufLah ="le paysan a labouré" 
il-y a labour paysan

+E.A.

(27) y - krz yigr ="le champ est labouré" 
il-y a labour champ

+E.A.

Les verbes "réversibles" (ou "symétriques", DUBOIS, 
1967, p. 25) comme krz^ "labourer/être labouré", Qn, "attacher/ 
être attaché" constituent un stock assez important en kabyle 
(environ 250 unités) pratiquement toutes très usuelles et dont 
une bonne partie appartient au fond lexical commun berbère..
Ce phénomène est bien vivant puisqu'on le retrouve, même pour 
des verbes empruntés à l'arabe ou au français:

(arabe -- »- )
• xdm, "faire, travailler/être fait, réparé"
. huD, "détruire/être détruit”

(français--*- )
. pi-pi. 3 "opérer/être opéré"
. ranÿi,"arranger/être arrangé"
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21.17. L'inventaire des verbes de ce type montre que cette 
particularité n'est pas liée à un champ lexico-sémantique don
né, mais se rencontre même pour des verbes d'action supposant 
l'intervention d'un agent extérieur identifiable ("faire", "dé
truire", "enterrer", "vendre"...).

Précisons que si ces exemples permettent de mettre en 
évidence la non-orientation fondamentale des verbes comme kr>z 
ou Qn, l'analyse (Verbe = prédicat d'existence) n'en est pas 
moins valable pour tous les verbes, qu'ils présentent ou non 
cette capacité de "réversibilité", et ce, pour les raisons 
exposées en §. 21.10. Les verbes du type kvz,Qn sont simplement 
la vérification expérimentale du phénomène.
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21.18. Verbes "mixtes" ou "symétriques".

On a relevé près de 250 verbes de ce type. La plupart appartien
nent au vocabulaire usuel. Parmi 
lexical berbère, on citera:

ali , "monter"
aru, "écrire"
aèaff "remplir"
bru3 "lâcher,répudier"
bdu, "partager,diviser"
dl, "couvrir"
drg, "dissimuler"
adi3 "piéger"
Ps, "piler"
Fr3 "cacher"
fru, "séparer"

"enclore"
frn3 "trier"
frs3 "nettoyer"
fs.r3 "étendre"
fsi, "fondre,défaire"
ftk3 "percer"
Fi, "puiser/sourdre"
3> "faire"
w G , "pétrir"
gài, "protéger,interdire
gzm, "couper"
kms, "serrer"
knu, "pencher"
krs, "nouer"
krz, "labourer"
Ks, "enlever"
ldi/Li,"ouvrir"
Lm, "filer"

les unités appartenant au fond

msl, "façonner"
mzi, "polir"
Nd3 "tourner"
nyd, "moudre"
nyl3 "verser"
mdl 3 "fermer"
mdl3 "enterrer"
y z, "creuser"
Qd3 "brûler"
Qn3 "attacher"
rglt "obstruer"
rwi3 "remuer"
Su3 "étendre"
skr3 "être moyen"
siy, "enduire"
sli, "cuire à l'eau"
VI t "emmailloter"
Tfi "tenir"
Zu, "griller"
Zu, "planter"
Zg 3 "traire"
zGn, "remplir à moitié’'
Zlj "étendre, déplier" 

"éggrger"
aIf, "brûler"
zlgA "tordre"
Zi 3 "(re)tourner"
zui 3 "secouer"
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De très nombreux emprunts à l'arabe (et au français) 
présentent aussi cette caractéristique:

bdu3 "commencer" . kru3 "louer"
bDl, "changer" . ktb 3 "écrire"
bnu3 "bâtir" . lsq3 "coller"
srk3 "(s)'associer" • ngr3 "tailler"
ëe l 3 "allumer" . nqr3 "trouer"
dlu3 "enduire" . y lq3 "fermer"
fLc[s "éclater, fendre" . qlb 3 "tourner"
frq> "partager,séparer" . qlu3 "cuire à la poêle"
huDj "détruire" . qle 3 "arracher"
hbs 3 "arrêter" . qed3 "arranger, mettre en
hrnu, "chauffer" place"
xld3 "mélanger" . sby 3 "peindre"
zrh3 "blesser" . suB3 "descendre"
hbs j "arrêter" • s% ?3 "verrouiller"
kfu3 "finir" . xdm3 "faire, travailler"
(plus d ’une centaine)

Emprunts au français:

mrki 3 "marquer" . pirij "opérer"
ripari3 "réparer" . kwansi3 "coincer"
rangi , "ranger"

21.19* Pour le verbe simple, la notion d'orientation ne prend 
de signification qu’avec l ’apparition du 2ème déterminant no
minal, l’Expansion Directe. C ’est cette expansion -quand elle 
est possible- qui oriente le prédicat verbal.
Cela est particulièrement net pour les verbes du type krz3 Qn 
puisque leur "réversibilité" disparaît s'ils sont complétés 
par l’Expansion Directe;
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. Dans l'énoncé à un seul participant, l ’expansion réfé
rentielle peut être indifféremment "agent", "patient" ou "at
tributaire" :

(28) y - krz ufLah
"le paysan a labouré"

(29) y - krz yigr
"le champ est labouré"

. Mais si l’on introduit un second participant (^Expansion 
Directe), cette indifférentiation disparaît; seul est possible:

(30) y - krz uflah igV 
il-a labouré le paysan le champ

Ex.Réf. Ex.Dir. 
lerDét. 2èmeDét.

="le paysan a labouré le champ"
ou, plus spontanément:

(31) y - krz it ufLah 
il-a labouré le le paysan

Ex.Dir. Ex.Réf.
2èmeDét. lerDét.

="le paysan l'a labouré"

21.20. L'apparition du 2ème déterminant entraîne une contrain
te pragmatico-sémantique absolue au niveau du 1er déterminant 
qui ne peut plus être qu'un "agent".
Il s'agit bien d'un phénomène syntaxique, non lexico-sémantique: 
le processus d'orientation n'est pas lié -essentiellement- au
signifié du 1er déterminant ("animé..." --— "agent"); dans
l'énoncé à un seul participant, la non-orientation persiste 
même si l'Expansion Référentielle a toutes les chances d'être 
un "agent":
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(32) t - Qs ula - d tiNa 
elle-piquer même celle-là
="elle est très vive, elle aussi"

(Qs ="piquer, ê. piqué")(et non:"elle a piqué, elle aussi")
(33) hbs - n aGur 

arrêter-ils mois,
= "ils ont été emprisonnés un mois"

(et non:"ils (les)ont arrêtés un mois")
(3^) y - ugi ad y - mdl ukSar -Ni

il-a refusé Non-Réel il-enterrer en bas-là 
="il n ’a pas voulu qu'il soit enterré en bas"

(et non:"il n'a pas voulu (1)’enterrer enbas")

(35) t ~ T'Zg atas
elle-traire beaucoup 
="elle donne beaucoup de lait"

(et non:"elle (la) traie beaucoup/souvent")

21.21. PREDICAT D ’EXISTENCE ET ERGATIVITE:

Certains auteurs ont établi un lien entre les notions de 
Prédicat d'Existence et celle d'ergatif (voir notamment, MARTI
NET, 1962 et 1968a, "la construction ergative" et 1975j "le su
jet comme fonction linguistique).

Il serait pourtant erroné d'établir une égalité entre 
les deux concepts et, de parler d'ergativité en berbère. Les 
caractéristiques, très particulières, de la construction erga
tive dans une langue comme le basque ne sont pas vérifiées en 
berbère (même si l'on note certains faits qui peuvent s’en 
rapprocher (§ 21.10 .-21.11...) Contrairement à ce qui a lieu en 
basque,
- le verbe kabyle ne porte pas d'indice des participants au

tres que le 1er déterminant (Expansion Référentielle)..
- le 1er déterminant porte toujours la même marque (Etat d'An
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nexion), que l'énoncé soit mono-ou bi-actanciel.
Il est méthodologiquement toujours préférable de conserver aux 
concepts linguistiques leur valeur la plus restreinte et la 
plus précise.

21.22. C'est donc la compatibilité avec le 2ème déterminant 
qui permet d'établir une catégorisation syntactico-sémantique 
des verbes; on distinguera:

,1°- des verbes TRANSITIFS qui admettent toujours le deuxiè
me déterminant. Ce sont des verbes d'action; leur Expansion 
Référentielle est 1'"agent" du procès:

2°- des verbes INTRANSITIFS qui n ’admettent jamais 1'Expan
sion Directe. Ce sont aussi bien des verbes:

Le verbe kabyle sera donc simplement défini comme un 
Prédicat d'Existence à 1er déterminant facultatif .

"voler" 
"prendre". Dm,

a) d'action: . aZl, 
. rwl, 
. Du,

"courir"
"s ’ enfuir" 
"aller"

que des verbes:
b) d'Etat ou de qualité:

. y ar,

. ifsus, 

. izwiy, 
• bzg,

"être léger" 
"être rouge" 
"être mouillé" 
"être sec/dur"

(29) = Expansion Référentielle (on ne considère pas 1 '‘indice 
de personne comme un déterminant).
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21.23. Outre les verbes d ’Etat proprement dits (à indices de 
personnes suffixes, § 5.4.- 5.7. ), ils comptent aussi de très 
nombreuses unités qui n ’ont aucune caractéristique morphologi
que particulière. Un grand nombre de verbes "élémentaires” 
appartenant au fond lexical berbère présentent ce trait que 
la comparaison avec des langues comme le français ou l ’ar-abe 
permet de faire ressortir:

7 w . ak % 3 "s éveiller" . ifrip, "surnager"
ali3 "monter" . ilil3 "ê. rincé"
ams3 "ê sale" . irid3 "ê. lavé"
<2 3 , "ê proche" . ndu3 "ê. baratté"

"ê cuit " - yar3 "ê. sec, dur"
Dryl, "ê avëügle" . yrs/qrs 3 "ê. déchiré"
Dvwzs "ê concassé" . vku3 "pourrir"
hlu3 "guérir" ' "brûler"
ifif, "ê criblé" . TS 3 "descendre"

Une unité aussi "processive" que ivid, "ê. lavé", a toujours 
un 1er déterminant "patient" et ne signifiera jamais "laver 
quelque chose".

3 °- des Verbes MIXTES ou SYMETRIQUES (Tvansitifs/intvan- 
sit ifs):

qui, sans aucune modification formelle, peuvent fonctionner:

a) comme verbes transitifs dans des énoncés (potentielle
ment) bi-actanciels où le 1er déterminant est un "agent".

b) comme verbes intransitifs dans des énoncés où 1’Expan
sion Directe est rigoureusement exclue; 1'Expansion référen
tielle est un "patient".
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LES MODALITES DERIVATIONNELLES DU VERBE:
*Les morphèmes orientateurs".

. CONSTATS PRELIMINAIRES:

21.24. Bien qu'on ne puisse la considérer comme absolument 
systématique, la dérivation d'orientation reste une procédure 
très productive: on a pu relever près de 1500 verbes dérivés 
dans un dialecte qui doit compter au maximum 5000 lexèmes ver
baux simples.

- Dans l'ensemble (sans doute environ 80% des cas), 
les dérivés sont enserrés dans un réseau régulier de relations 
sémantiques et formelles; en d'autres termes,

. la forme,

. le sens,

. et les caractéristiques syntaxiques
du dérivé sont généralement prévisibles â partir de ceux de 
la base de dérivation.
La tendance, signalée par GALAND (1969b) , § 1'éloignement sé
mantique du dérivé par rapport à sa base est réelle, mais elle 
ne constitue pas un fait dominant.

- Les verbes dérivés sans base de dérivation ou à base 
non-verbale ne représentent qu'environ 20$ des formes attestées.

- La productivité de la dérivation d'orientation est 
beaucoup plus grande (environ 2 fois plus) pour les verbes à 
radical court (§5.13. ) que pour les verbes à radical long, ce 
qui confirme la moindre intégration de ces derniers que l ’on 
s'accorde généralement à considérer comme secondaires.

- Malgré la multiplicité des formes attestées, l'ana
lyse des fonctions et des distributions montre que le système 
de la dérivation d'orientation est fondamentalement ternaire.
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- A côté de leurs fonctions syntaxiques centrales, tous 
ces monèmes (notamment M-, m et n-) sont susceptibles d'être 
employés de façon aléatoire pour assurer des distinctions sé
mantiques imprévisibles.

.s --- et ses diverses variantes, ainsi que les morphèmes
complexes su-, sm-, sn- et sms- qu'on peut y assimiler.

Représente à lui seul près de 50% des dérivés attestés.

21.25. ■ Dans environ 20 % des cas, ce morphème se combine 
avec une unité non-verbale, NOM ou élément expressif (onomato
pées) qu'il transforme en verbe intransitif:

s—  = verbal isateur

verbe intransitif 

shwhw,"aboyer"

Cette fonction qui ne concerne donc pas l'orientation 
du verbe est bien représentée dans les champs sémantiques:

- des défauts physiques ou moraux
- des attitudes physiques ou mentales
- des fonctions et des soins du corps
- des verbes de bruits et de productions vocales.

(Voir liste en § 21.36.-21.37).
. Pour le reste des attestations (environ 80+$), le 

morphème s—  se combine:
- dans plus de b5+$ des cas ayec un verbe simple intransitif 

qu'il rend transitif:

base Intransitive + s—  ---- ► dérivé Transitif
bzg ---- ► Zbzg
"être mouillé" "mouiller"

. Nom

. Elément + S
Expressif
hwhw s---
(cri du chien)
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- parmi les 15 % de bases restantes, la grande majorité est 
constituée par des verbes du type mixte qui deviennent alors 
strictement transitifs:

bases mixtes + s --- --- dérivés transitifs
(transitifs / intransitifs) fsi --- »- Sfsi

"fondre" "faire fondre"
Les cas de combinaison avec des verbes transitifs purs sont
rares,

Combiné à ce morphème le verbe non-orienté devient
orienté :

base 
, intransitive

ou,
, mixte

dérivé transitif

s —  est centralement un morphème orientateur transitivant.

Le l§r déterminant,d'indifférenciéqu ' il était avec le verbe 
simple ("agent"/"patient"/"attributaire” § 21.11.) devient 
obligatoirement l'agent extérieur du proeès.

21.26, Les préfixes complexes su-, ski** f @n-, smn- et sms~ 
n'ont tous qu’un nombre très limité d 'attestations.
Leur base de dérivation est assez souvent inexistante dans le 
parler,
Par leur eomportement syntaxique, ils sont tous assimilables 
au morphème simple s- ("transitivants"),
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21.27- T'w-, M- et n- -
Leurs effectifs cumulés représentent environ 20 + % des verbes
dérivés attestés.
Tw- est, de loin, le plus fréquent et plus régulier; 
les morphèmes M- et n-, par contre, sont souvent associés à 
des bases non-attestées et, leur signifié est fréquemment .im
prévisible.
M- et n- apparaissent nettement comme des procédures de déri
vation vieillies, peu productives et tendant à se figer.

Ces trois morphèmes sont en distribution complémentaire aléatoire; 
il y a pourtant des traces de conditionnement phonétique pour 
le couple M/n : n- apparaît le plus fréquemment devant dés ra
dicaux verbaux comportant une autre nasale /n/ ou une labiale. 
Leur fonction est fondamentalement la même: ils transforment 
dans la quasi-totalité des cas, un verbe transitif ou mixte en 
un verbe strictement intransitif dont le 1er déterminant est 
le "patient” d'un procès qui lui est extérieur. .

fonctions :

.bases :

a). transitives
b). mixtes
c) intransitives

(50$) 
(35%) ” 
(15%)

+ T’w- (17%)
M

Dérivés
Intransitifs

n-

total= 2 0% de l'ensemble des 
dérivés.

Sur le plan syntaxique, ces morphèmes peuvent dont être 
définis comme des intransitivants.
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21.28. Au niveau sémantique, ce sont les catégories (b) et
(c) qui permettent d'identifier avec précision la valeur de 
ces morphèmes intransitivants;
Les verbes mixtes et intransitifs ayant, en base, cette carac
téristique d ’intransivité, l'opposition:

sera pour ces types de verbes, réduite à sa composante signi
fiée ;

(36a) y - Qn wyyul

verbe simple 
mixte ou 
intransitif

verbe dérivé 
en Tw-

il-est attaché l'âne 
E. A.

="l'âne est attaché"

s'oppose nettement a

(b) y - TwaQn Wyyul
il-attacher âne 

+morphème +E.A.
T'w-

="l'âne a été attaché, on a attaché l'âne."

(37a) y - krz yigr
il-labourer champ 

+ E.A.
= "le champ est' labouré" 

s'oppose à:
(b) y - Twakrz yigr 

il-labourer champ 
+ T'w- E . A .

="le champ a été labouré, on a labouré le champs."
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De même les couples:
Verbes simples

(38) -i-suD ^
il-est attaché

(39) -y-hrs ~
il-est enserré, 
à l’étroit

(40) -y-xdm ^
il-est fait

(41) -y-Qd ~
il-est brûlé, 
passé au feu

etc...

21.29. En fait la distinction

Verbes dérivés 

y-TusuD
il-a été attaché , on a attaché 

y-T'wahrs
il-a été enserré, on l'a 
mis en difficulté

y—T'waxdm
il-a été fait, on l'a fait 

y-T'wa.Qd
il-a été brûlé, on l'a 
passé au feu . . .

est celle qui existe entre:

simple) qui pose l'exis- 
ait spécification de la 
1er déterminant et ce 
indifférencié), et,

est explicitement posé 
effectué par un agent 
selon la terminologie 

â agent inconnu ; les 
de passif”.

- un prédicat d'existence (le verbe 
tence d'un procès verbal, sans qu'il y 
nature du rapport qui existe entre le 
procès (1er déterminant = attributaire

- un verbe dont le 1er déterminant 
comme un patient subissant un procès 
extérieur, non-mentionné. Il s’agit, 
classique des sémitisants, d ’un passif 
morphèmes Tb-j M- et n- sont des morphèmes

Avec la marque de "passif", l'agent est absent, mais 
cependant envisagé, alors que le verbe simple exclut toute 
référence, même vague ou implicite à un actant extérieur.
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Cette conclusion est étayée par le fait que dans l ’énon
cé passif, il est possible de mentionner l’agent au moyen de 
certains fonctionnels:

(42) y - Tiot s yur vBi 
il-a étéffrappé de chez Dieu

\puni
= ’’il a été puni par Dieu"

(43) y - T'wadfv s wuSn 
il-a été suivi par chacal

“"il a été suivi -par un chacal"
Ce qui est rigoureusement impossible pour le verbe simple 
(intransitif ou mixte).
L'introduction de la mention de l'agent dans l'énoncé passif 
est cependant très rarement vérifiée dans l'usage. Comme dans 
bien des langues, le passif berbère n'entraîne pas un retour
nement complet des participants du type:

- açtif: le loup a mangé l'agneau,
- passif: l'agneau a été mangé par le loup.

La dénomination de "passif à agent inconnu" (ou, non-mentionné"), 
rend dope bien compte du fonctionnement des morphèmes T'w, M- 
et n-.

21.30. LE COUPLE s- ~ T'w, M, n-:

Dans leurs fonctions prédominantes, les morphèmes s- et T'w,M,n- 
apparaissent comme les deux pôles symétriques du système:
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VERBE SIMPLE
=Prédicat d'Existence: 1er déterminant indéterminé

Base Intransitive Base Transitive
ou,

Mixte Mixte
ou,

+ +
s T'w3 M3 n-

i 1
. Dérivé Transitif 
. 1er Déterminant

. Dérivé Intransitif 

. 1er Déterminant
Agent 

( = "actif")
Patient

(="passif")

Le couple "actif" ^ "passif" est bien celui qui doit être re
tenu (et non, le traditionnel "factitif" ~ "passif") puisque 
le morphème s- ne se combine qu ' exceptionnellement avec des 
verbes simples transitifs purs:
il est excessivement rare qu’un dérivé de ce type ait réelle
ment le sens de "faire faire à quelqu’un un procès" (subi par 
un patient extérieur), qui seul mériterait la dénomination de 
"factitif".

21.31. S’il y a symétrie entre s- et Tio (...) au niveau des 
fonctions, il y a par contre un très net déséquilibre numéri
que entre ces deux pôles; le morphème d '"actif-transitivant" 
s- est presque trois fois plus fréquent que l'ensemble des pré
fixes de "passif-intransitivant".

tance statistique des verbes simples intransitifs et mixtes; 
ces unités se combinent de façon prédominante avec le morphème 
s- pour acquérir explicitement les deux traits qui leur manquent 
(ou qui ne les caractérisent pas de manière stable):

Ce fait n'est sans doute que la conséquence de l'impor-
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-- ► la transitivité
-- ► 1er déterminant = "agent".

Il faut admettre qu’il existe bien une certaine parenté entre 
prédicat d ’existence et passif qui explique la fréquence moin
dre des dérivés passifs: les caractéristiques syntaxico-séman- 
tiques du passif sont déjà partiellement incluses dans un grand 
nombre de verbes simples (voir § 21.11.-21.23.).

21.32. . my-, m- et ms-
Ces trois préfixes représentent plus de 25$ des dérivés attes
tés.
Ce sont tous des marques de "réciproque" ou, selon le terme de 
M. COHEN, de "sociatif". Les dérivés qu’ils permettent d ’obte
nir n'admettent qu’un indice de personne pluriel dont 1’Expan
sion Référentielle peut toujours être décomposée en deux ou 
plusieurs participants effectuant et subissant simultanément 
le procès.

a). my-, m-:
my- est beaucoup plus fréquent (plus de 150 exemples) 

que m- (environ 70 attestations). Les deux formes ne représen
tent qu’un monème unique puisqu'elles sont en distribution com
plémentaire parfaite: m- n'apparaît que devant un verbe à ra
dical long, environnement où est exclu my-.
Ce monème ne tend à.se combiner qu’avec des bases:

. transitives' 
ou, . (98$)

. mixtes

b). ms- (150+ exemples):
est un complexe m + s ; le dérivé en ms- est donc un verbe dou
blement dérivé qui combine:
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. les propriétés du morphème m - ("réciproque")

. celles du morphème s- ("actif-transitivant"); d ’où son 
association préférentielle avec des bases:

. intransitives (60%)
ou,

. mixtes (30%)
auxquelles il confère les deux traits "réciproque" + "transi
tif".

21.33. Les quelques verbes qui peuvent se combiner à la fois 
avec le préfixe simple de réciproque my- et le complexe ms- 
permettent de saisir avec précision la nature de l'opposition 
qui peut exister entre les deux types de dérivés:
(44) my - vwan ^

réc.-ê.rassasié,+ils

="ils sont rassasiés 
l’un de l'autre=ils ne 
peuvent plus se voir"

ms - rwan Imrar
+réc. ê.rassasiésmisères 
+trans. +ils
="ils se sont rassasié mutuelle
ment de. misères, ils se sont 
fait réciproquement moulte 
misères"

(45) my ~ Titn ^
rée.-oublier, +ils

="ils se sont oubliés 
(réciproquement)"

ms - Tun tawan

+réc.-oublier heure 
+trans. +ils
="ils se sont fait mutuellement 

oublier l ’heure"

Le dérivé en ms- admet plus facilement une Expansion 
Directe (qui n ’est pas exclue avec le dérivé en my-, mais 
plutôt rare). C ’est un réciproque explicitement transitif, ou 
"réciproque à objet extérieur".

En fait, le plus souvent, l’opposition my- ^ ms- sert 
à assurer des distinctions sémantiques imprévisibles:
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. anf3 "laisser"

--- ► myanf 'v* msanf
"se laisser récipro- "s'éviter, se détourner l'un
quement" de l'autre"

. aru3 "écrire"

--- ► myaru ~
"s'écrire récipro
quement "

. dfr, "suivre"
-- mydfar ~

"se suivre"

. awÿ3 "arriver"

------myawd ^

"se provoquer, s'attaqua 
réciproquement"

Le processus de lexicalisation est donc largement entamé.

21.34. AUTRES DERIVATIONS COMPLEXES; un phénomène statisti
quement marginal,

On relève quelques exemples de verbes dérivés combinant 
plusieurs préfixes (deux ! trois):

a). sm3 an, smn3 sms (environ §Q dérivés)
b). mn3 mys3 myn (6 dérivés)
c). Ti)pA Twn3 Twmn (5 dérivés)

Mis à part la première série (a), ces dëriv&tions comptent 
toutes des effectifs qui ne dépassent j amais quelques unités. 
D'autre part, une proportion importants àPê bases de dérivation

msaru

"être destinés l'un à l'autre"

msdfr
"se faire mutuellement des re
proches "

msawd

r "se faire parvenir"
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n'est pas attestée dans le dialecte. Ce sont des procédures 
tout à fait marginales, peu productives et a-symétriques.

21.35. Leur comportement syntaxique est généralement déter
miné par le premier constituant du complexe et, l'on peut donc 
aisément intégrer ces dérivés à la catégorie correspondante 
((s-, my/m-y fw-).
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21.36. ANNEXE: verbes dérivés en s- intransitifs.

Ces verbes intransitifs constituent un champ sémantique qui 
rappelle étrangement celui des verbes "déponents" ou "adhérents 
internes" de M. COHEN (1929) puisqu’on y trouve:

srédl, 
shirâdl3 

sqwqw s 
slgld3

sau&gr, 
seuZg3

seuTr, 
s&uKz,

susm3 

stuTë, 
sliumbv, 
sksbr, 
shaLw3 

sfzwi j

des verbes exprimant des défauts physiques ou moraux. 
"boiter" . shudl, "boiter"
"boiter" . squdr3 "boiter"
"bégayer" . sfynn, "nasiller"
"bégayer"

des verbes exprimant des attitudes physiques ou
mentales.

. snuNt3"ê. impoli"
"faire la sourde . snuNê, 
oreille"
"faire le mendiant" . smuSs 
"s'appuyer sur un . smeiDrs 
bâton"
"se taire" . smisZn3

"espionner,épier" . sluLd, 
"ê. replié" . sluFz3

"s'agripper" . sTiWr!<Wr3

"ê. en boule" . symr3

"se précipiter 
pour faire quel
que chose"

"fureter"
"fouiner"

"ê.agaçant" 
"radoter"

"faire le pauvre" 
"radoter"
"mâcher avec bruit" 
"couver"
"s'appuyer sur le 
coude"
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21.37. - fonctions et soins du corps:
. shiZw3 "respirer avec peine et bruit"
. sirtw3 "produire des mucosités oculaires"
. sird3 "se laver"
. sgunfu, "se reposer"

On relève d ’autre part une trentaine de verbes de bruit:
sfynn, "nasiller" . slbdê3 "gazouiller"
sgdrz 3 "radoter,papoter" . sqaqi3 "caqueter"
shrfs3 "marcher avec bruit" . sqrbb3 "faire du bruit"
shwhwj "aboyer" . sqrwl3 tf M ÎT Tt Tt
sürké3 "faire un bruit" . syrt3 "pousser des you-;
skrws3 TT TT tt tî 11 . srugmt3"meugler"
slilw, "pousser des you

yous"
. stbtb3 "cogner"

slyms, "marmonner" . sgrmd3 "grogner"
sbnbn3 "siffler(pierre)" . sBRbk, "tomber lourdemen
stntn3 "résonner" 

(non relevé)

On constatera que la quasi-totalité de ces verbes n'a 
pas de base de dérivation attestée (quelques-uns dérivent d'un 
substantif). Ils constituent la majeure partie des dérivés en 
s- sans base attestée ou à base nominale,(60 sur 90).

(La plupart sont d'ailleurs de formation expressive, voir 
chapitre 3^.)
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22. SYNTAGME PREDICATIF NOMINAL à ■«— - NOM

(Auxiliaire de prédication spécifique d)

22.1. Le kabyle a conservé un monème d dont la fonction uni
que est d ’assurer la prédication d'éléments nominaux; il répond 
donc tout à fait à la définition de 1'Auxiliaire de Prédication 
que propose D. FRANÇOIS (1975s p. 32, voir ici même en § 19.7 .). 
Cette unité n'existe plus qu'à l'état de traces dans de nombreux 
autres dialectes berbères.

L'énoncé à la forme:

S.P.N. = AUX. PRED. + PREDICAT
d + a) NOM, NOMBRE

b) Adj ectif
c ) Substitut

Indépendant

. Prédicat = Nom:
(1) d agFuv (aS-a) = "il pleut (aujourd'hui)"

d + pluie (aujourd'hui)
S.P.N. = d agFuv, "il pleut ït

(2) d id (tura) = ”il fait nuit (maintenant)
d + nuit (maintenant)
S.P.N. = d id, "il fait nuit "

. Prédicat = Adjectif:
(3) d amQWvan(wqëis-agi) = "ce garçon est grand"

d + grand (garçon-ci)
S.P.N. = d amQwran3 "il/c'est grand"
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(4) d amkWar (wvgaz-agi) ="cet homme est (un) voleur" 
d + voleur (homme-ci)
S.P.N.= d amak^ar, "c'est un voleur"

. Prédicat = substitut indépendant:
(5) d nT'a (iD yusan) ="c'est lui qui est arrivé" 

d + lui (qui est arrivé)
S.P.N.= d nT'a, "c'est lui"

(6) d wa (it yWtn) ="c'est celui-ci qui l'a battu" 
d + celui-ci (qui l'a battu)

S.P.N.= d wa, "c'est celui-ci"

21.2. Ce type d'énoncés nominaux est bien vivant en kabyle où 
il représente environ 10+% des syntagmes prédicatifs. Dans le 
discours poétique, il atteint même un pourcentage d'environ 
17%.

Le syntagme d + Nom pose simplement l'existence du ré
fèrent. correspond au nominal prédiqué indépendamment de tout 
procès; d'où sa fréquence dans un usage de type lyrique-descrip- 
tif.

On ne peut considérer ce S.P.N. comme un "présentatif": 
ses conditions d'emploi sont extrêmement variées et, l ’on pré
fère réserver le terme de "présentatif" à des structures dont 
l'apparition est liée beaucoup plus directement à la situation 
de communication (voir § 25.4.-25.6.).

Le locuteur dispose donc d'un système d'une grande sou
plesse puisqu'il peut bien souvent choisir entre un énoncé verbal 
et un énoncé nominal pour communiquer le même fait d'expérience.
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22.3- Cette quasi-équivalence est particulièrement sensible 
pour les racines lexicales servant de base à la formation d'ad
jectifs (voir § 4.17.-4.18.).

(7a) S.P.V.
- y  - Qur 
"il est dur/sec"

(7b) S.P.N.
- d aquran

d+ sec ="il est dur/sec"
(8a) S.P.V.

- y  - Dryas (wqsiê-a$i) 
il-est fou garçon-ci ="cet enfant est fou"

+ E.A.
(8b) S.P.N.

- d advwis (wqsiS-agi)
d + fou garçon-ci ="il est/c'est (un) fou cet 

+E.A. enfant"

(9a) - y - T'akwr wqsiê-agi
il-vole garçon-ci ="il vole cet enfant"

+Aor.Int. +E.A.

(9b)- d amakWav wqsis-agi
voleur garçon-ci -"c'est un voleur, il vole 

+E.A. cet enfant"

La différence qui existe entre les deux séries d'énon
cés a été clairement dégagée par E. BENVENISTE pour 1'Indo-Eu
ropéen:

"Dans la phrase nominale, l'élément assertif étant no
minal, n'est pas susceptible des déterminations que la forme 
verbale porte: modalité temporelle, personnelle, etc... L'as
sertion aura ce caractère propre d'être intemporelle, imperson
nelle, non modale, bref de porter sur un terme réduit à un seul
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contenu sémantique." (BENVENISTE, 1966, p. 159).

22.4. Encore doit-on préciser que dans le cas; du kabyle , les 
déterminations personnelles peuvent aisément accompagner 
l’énoncé nominal par l'intermédiaire de la série des pronoms 
personnels indépendants .

(10 ) (nitni), d iauziln
eux, d orphelins:

="eux, ce sont des orphelins"
L'énoncé nominal peut aussi être complété par diverses déter
minations temporelles et aspectuelles par le biais de syntag
mes ou de monèmes autonomes:

(11) (si sld ~ idLi)d adfl
depuis avant hier neige 
="depuis hier, il neige"

S.P.N.; a adfl3"il neige"

(12) (Hindi, aKa irr.ir - ' a, ) d. agvis
an passé/ ainsi époque-ci d gel 
= "l'an passé, à la même époque, il gelait."

De plus le S.P.N. peut être nié par la modalité négative aci 
( voir § 6 . 3 . ) :

(13) aci d n T'a 
nég. d lui
="ce n'est pas lui"

En fait, la différence essentielle entre S.P.'V. et 
S.P.N. réside dans 1'impossibilité, de faire suivre un prédicat 
nominal de certaines expansions, en particulier de -1'Expansion 
Directe:

l'énoncé nominal est fondamentalement non-orienté et 
non-orientable.
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22.5. Les descriptions "classiques" (BASSET, 1948b GALAND, 
1957; DALLET, 1957...) ont souvent adopté une ana
lyse différente qu'il est nécessaire de critiquer dans le dé
tail, car elle s'est assez largement répandue.

Le monème d est présenté comme une "copule" reliant 
deux Noms (ou deux membres du paradigme du Nom), constituant 
ensemble la proposition nominale de base:
Proposition Nominale Elémentaire :(A) NOM + d + NOM

(14) adfl d amLal 
neige d blanc
="la neige (elle) est blanche"

Ou, avec l'ordre inverse: (B) d + NOM + NOM
(15) d amLal wdfl 

d blanc neige
+E.A.

="elle est blanche la neige"
La phrase nominale est donc ramenée à un modèle classique des 
grandes langues indo-européennes et sémitiques:

NOM1 + (copule) + NOM2
(Prédicat)

Cette description est tout à fait inadaptée au berbère
1ou l'on peut toujours supprimer le NOM sans detruire 1'énoncé; 

le syntagme d + NOM constitue un énoncé, non seulement parfai
tement acceptable, mais effectivement fréquent en kabyle.

D'autre part, qu'il s'agisse de l'ordre "canonique"(A), 
NOMa + d + NOMb , ou de l'ordre inversé (B)., d + NOM*3 + NOM3-, 
il est facile de montrer que le NOM3- est strictement parallèle 
à certaines expansions de l'énoncé verbal (Indicateur de Thème 
et Expansion Référentielle 1):
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. ORDRE (A): NOMa (E.L.) + d + NOMb (E.L.)
On comparera:

(l6a) adfl d asMad
neige d froid ="la neige est froide"

et l'énoncé verbal:
(l6b) adfl, sMd

neige il-est froid ="la neige est froide"
(ismid, "être froid")
Dans les deux cas, adfl, "neige",

- est supprimable,
- porte la marque de l ’Etat Libre,
- est séparé du reste de l’énoncé par une rupture tonale 

et une pause.

22.6. Il n ’y a aucune raison de ne pas considérer dans les 
deux cas le NOMa comme un Indicateur de Thème (=Expansionj 
voir § 33.1.-33.8.).

. . ORDRE (B): d + NOMb (E.L.)+ NOMa (E.A.)
Là encore, 1’isomorphisme avec l ’énoncé verbal est total:

(17a) d asMad wdfl
d froid neige = "elle-est froide la neige"

E . A .
(17b) . sMd wdfl (Enoncé Verbal)

il-est froid neige="elle est froide la neige"
E. A.

Dans les deux énoncés, le Nom wdfl,
- est facultatif,
- a la même marque d ’Etat d ’annexion,
- occupe la même position.
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22.7. A ces considérations décisives, on ajoutera que dans 
les deux types d'énoncés, il y a accord de genre et de nombre 
entre le Nom à l'Etat d'Annexion et le Syntagme Prédicatif:

Enoncé indice de personne + Radical Verbal // Nom (E.A.)
Verbal: \__________________________________ /

accord de genre =Expansion
et de nombre Référentielle

Nom (E.L.) // Nom (E.A.)
\_____________ I
accord de genre 
et de nombre

On ne peut que conclure à l ’identité des fonctions syntaxiques: 
dans l'énoncé nominal, il s’agit aussi d'une Expansion Réfé
rentielle explicitant ce à quoi est attribué le fait d'expérien
ce véhiculé par le prédicat.

Enoncé d +
Nominal :
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23. SYNTAGMES PREDICATIFS NOMINAUX

à Auxiliaire de Prédication non-spécifique:
Préposition + Nom.

A. S.P.N. n ---- NOM.

23-1. La préposition n,"de", fonctionnel reliant habituelle
ment une expansion nominale à un autre nom (voir chap. 28)', 
peut assumer la fonction d ’auxiliaire de prédication, dans des 
énoncés de forme:

# n '*— —► Nom, nombre
Adj ectif
Pronoms personnels affixes
Pronoms Indépendants non-personnels

Il s'agit bien de noyaux prédicatifs puisque ces syntagmes sont 
de véritables centres syntaxiques:ils peuvent notamment être 
complétés par une Expansion Référentielle (lexème nominal à 
l'Etat d'Annexion):

(la) n aeli 3wXam-Ni 
de Ali maison-là 

+E. A.
="elle est à Ali, la maison"

ou par un Indicateur de Thème (lexème nominal à l’Etat Libre 
thématisé):

(lb) aXam - Ni 3 n aeli 
maison-là de Ali 
="la maison, elle est à Ali"

(2) n yiwt tmuvt nK yid-s
de un pays moi avec-lui 
="nous sommes du même pays, moi et lui"
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De tels énoncés sont certes souvent attestés en tant 
que réponse à une demande d'information:

(3a) n wa
de celui-ci 
="c'est à celui-ci" ( <—  "à qui est-ce?")

( 3b ) n da 
de ici
= "il est d'ici" ( <-- "d'où est-il" ?)

etc...
mais ils sont aussi parfaitement possibles dans des contextes 
neutres:

(4) h tmurt Zit-agi3 t- lha

de pays huile-ci elle-est bonne 
="elle est du pays cette huile, elle est bonne"

Le syntagme n + Nom ne peut jouer ce rôle prédicatif 
qu'à l'initiale absolue, ou après une rupture prosodique (into
nation + pause) qui l'isole des éléments qui précède.

Comme l'énoncé minimal du type d + Nom, ce syntagme 
peut recevoir la modalité négative aêi:

(5) aci n da wrgaz-agi 
nég. de ici homme-ci

+E. A.
="il n'est pas d'ici cet homme"

23.2. Deux cas particuliers : 
n + affixe personnel:

Le nominal prédicatif peut être un pronom personnel affixe.
Mais dans ce cas, il se produit un certain nombre d'accidents 
morphologiques qui rendent le syntagme difficilement segmenta- 
ble (voir § 28.2.-3.).
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inu, 
Nsn,

de-moi ="c'est à moi" 
de-eux = ’’c ’est à eux"

Les deux éléments constitutifs connaissent des varia
tions morphologiques (spécifiques à ce syntagme):

. les affixes personnels: ont une forme distincte,(bien qu'ap
parentée), des autres séries attestées.

23.3. Ces particularités formelles nous ont amené à parler à 
tort (CHAKER, 1975) de syntagmes prédicatifs "possessifs", iso
lant ainsi tout à fait artificiellement le syntagme n + Affixe 
Personnel, du modèle beaucoup plus général n + Nom; Les deux 
énoncés ci-dessous relèvent bien évidemment de la même struc
ture :

(6a) in - s wXam - agi 
de-lui maison-ci 

+E.A.
="elle est à lui cette maison"

(6b) n a&li wXam - agi 
de Ali maison-ci 

+E. A.
="elle est à Ali cette maison"

(6c) skud t- ■ Dr, in - s aKW

. la préposition n
N- (plur.)

tant elle-vit de -elle tout
que

="Tant qu'elle est en vie, tout lui appartient".

(30) Historiquement in- est sans doute un complexe i + n 
(indéfini + "de", = "ce de"), mais, en synchronie cette 
décomposition n ’est plus possible et ne présente pas d'intérêt.
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23.4. Cas où le fonctionnel n est absent:

En kabyle, 1 'Expansion nominale déterminative 
du nom peut se passer du fonctionnel n , la marque de l'Etat 
d1Annexion du nom déterminant assurant à elle seule la relation 
au déterminé:

schéma normal: Nom •*--  n -— *■ Nom
E. A.

autres possibilités: Nom --- Nom
E . A .

Il s'ensuit que certains énoncés minimaux du type n + Nom sont 
simplement constitués par un Nom portant la marque d'Etat d'An
nexion:

(7) Ixux -agi, umalu 
pêches-ci versant nord

+E.A.
="elles sont/viennent du versant nord, ces pêches" 

S.P.N. = umalu, "ubac, versant nord"
+E. A.

Et, comme l'opposition d ’Etat est neutralisée pour 
certaines catégories formelles de noms (voir § 4.9.-4.12.), 
la forme de l'Etat d'Annexion étant identique à celle de 
l'Etat Libre, il arrive que le noyau prédicatif soit constitué 
uniquement par-un nom isolé, ne portant aucune marque formelle:

(8) zik3 azayav3irumyn aKW 
autrefois plaine Français tout

="autrefois, la plaine était toute aux Français"
S.P.N. = irumyn, "(c'est aux) Français"

forme indifférenciée du point de vue de l'Etat.
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Dans ce cas, qui est loin d ’être rare, la description 
doit impérativement poser un monème zéro en fonction d*Auxi
liaire de Prédication.

Variantes de la structure prédicative n + Nom:

# n + NOM (+E.A.)
# n + NOM (E.A. non-marqué)

# - NOM (+E.A.)
# - NOM (E.A. non-marqué)

B . S . P . N . am «-- *- NOM .

23.5. Le fonctionnel non-propositionnel am, "comme, sembla
ble", peut assurer la prédication de nominaux libres (lexèmes 
ou substituts indépendants); le syntagme ainsi constitué pour
ra alors être suivi d ’une expansion nominale référentielle à 
l'état d'annexion:

(8) am Rhma umKan - Ni 
comme paradis endroit-là

+E.A.
="cet endroit est un vrai paradis"

(9 ) am yilf, imir-n 
comme sanglier moment-là

="il était fortcomme un sanglier à cette époque"
C. S.P.N. aNst (n) 4- *■' NOM ( 1 exème/affixe personnel)

"de la taille de"

(10) aNst- -ik Mi
de taille ta fils-mon

= "Mon fils est de ta taille"
(11) aNst n Dunit 

de taille de monde
= "il/c1 est grand comme la terre/le monde (= c’est immense)"
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2*!. MONEMES ET SYNTHEMES PREDICATIFS:

A. PREDICATS MONO-MONEMATIQUES

B. PREDICATS INTERROGATIFS

C. SYNTHEMES PREDICATIFS NEGATIFS
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24, MONEMES ET SYNTHEMES PREDICATIFS:

24.1. Beaucoup d'unités (ou de synthèmes) peuvent constituer 
à elles seules un énoncé; naturellement la plupart ne sont in
terprétables que par recours au contexte et/ou à la situation; 
ce sont les mots-phrases logiques (ala3 "non!", ih, "oui"...) 
ou exclamatifs (aha, "allons!" ... chap. 12 et 13), et tous 
les énoncés mono-monématiques directement liés à une demande 
d'information (réponse à une question, définition), ou à l'en
vironnement linguistique ou situationnel immédiat.

Dans leur très grande majorité, ces séquences ne peu
vent être considérées comme de véritables énoncés minimaux: 
elles n'existent que grâce au support d'une actualisation 
extra-linguistique ou extra-phrastique. De plus, elles n'admet
tent pratiquement aucune expansion; elles ne répondent donc 
pas à la définition du Syntagme Prédicatif (chap. 18).

Pourtant, certaines peuvent être suivies d'expansions 
diverses et assumer alors le rôle de centre syntaxique de l'é
noncé. Celles-là seules doivent être analysées comme des prédi
cats mono-monématiques.

Le caractère prédicatif de ces monèmes (ou synthèmes) 
est confirmé par plusieurs faits:

1°) Ils peuvent se combiner à la modalité négative; l'énon
cé peut donc être nié:

(la) drus "c'est peu"
peu

(2b) aoi drus "ce n'est pas peu" 
nég. peu
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Le prédicat mono-monématique est le plus souvent asso
cié à la négation de prédicats nominaux (aéi, maoi.. § 6.3.), 
mais la négation verbale (ur) n'est pas totalement exclue 
(-- ► ur drus ) .

2°) La plupart d'entre eux peuvent être employés en tant que 
prédicatoîdes primaires ou non-primaires:

(3a) drus n waman di tsBalt 
peu de eaux dans jarre 
= "(il y a) peu d'eau dans la jarre"

(3b) drus3snat tXamin 
peu deux pièces 
="c'est peu deux pièces"

drus est ici le prédicat (centre de rattachement de deux expan
sions nominales); la même unité devient noyau d'expansion pré- 
dicatoîde dans:

--► (4) m u  D aman axatr drus!

ajoute ici eaux parce que peu 
="(r)ajoute de l'eau parce (qu'il y en a) trop peu!"

3°) Ces unités peuvent, dans cette fonction, être coordon
nées à des syntagmes prédicatifs verbaux ou nominaux:

(5) drus n waman3yrna t - ugm - D sgLina
peu de eaux pourtant elle-a puisé-vers tout à l'heure

ici
="il y a peu d'eau pourtant elle a ramené de l'eau 

(de la fontaine) tout à l'heure".

24.2. On dispose là d'une série de critères qui permettent 
d'en établir le caractère prédicatif de façon apsez sûre. Peu
vent jouer ce rôle:
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a- un certain nombre d'unités d'origine diverse, difficile
ment rattachable à une catégorie grammaticale particulière = 
les "mots-phrases prédicatifs". (§ 10.4.).

b- quelques autonomes (essentiellement des "quantitatifs")
= "Autonomes prédicatifs", (§ 10.5 .).

c- les interrogatifs (§ 7.12.-7.14.).

d- les synthèmes prédicatifs négatifs constitués d'une 
négation et d'un interrogatif (§ 10.3.).

On a exclu de cet inventaire les unités, fort nombreuses (au
tonomes divers, notamment "temporels" et "locatifs", noms de 
nombre) pouvant apparaître dans des environnements similaires, 
mais, uniquement dans des conditions ênonciatiques -thématisa- 
tion, réponse à une demande d'information...- qui interdisent 
de les considérer comme de véritables prédicats (voir § 18.1.).

De plus, toutes ces unités, ne peuvent recevoir d'au
tres expansions que la relative à relais disjonctif ay(§29.22-28).

24.3. Les monèmes et synthèmes prédicatifs présentent quel
ques autres traits syntaxiques communs:

- ils n'admettent pas d'expansion référentielle, contraire
ment à tous les autres types de prédicats.

- ils peuvent tous être accompagnés d'un indicateur de thème, 
pré- ou post-posé, dont ils sont séparés par la classique rup
ture tonale.

(6) aman, drus
eaux peu ="(de) l'eau, il y en a peu"
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- ils sont très fréquemment suivis d'un déterminant prédica- 
toîde verbal ("relative") introduit par l'indéfini ay (§.17.13-14.).

- la plupart d'entre eux peuvent être associés à.un pronom 
personnel affixe, direct ou indirect. Le monème personnel con
joint peut alors être explicité par une expansion référentielle 
selon le schéma:

monème ■*--- monème Nominal à l’E.A.
prédicatif personnel (=Expansion Référentielle)

t..... .... J

(voir exemples en §.24.9.-24.10.)

On voit que cette séquence est extrêmement proche du modèle 
verbal:

radical -̂--► monème Nominal à l'E.A.
verbal personnel (=Expansion Référentielle) 
=Prédicat -̂------------- 1

24.4. On peut être tenté d'analyser le personnel affixe com
me un auxiliaire de prédication et considérer l'ensemble 
MONEME PREDICATIF + AFFIXE PERSONNEL comme un type de syntagme 
prédicatif binaire à "prédicateur" personnel.

Cette présentation se heurte à une objection dirimante: 
contrairement à ce qui se passe dans le syntagme verbal, 1'af
fixe personnel est une composante facultative de l'énoncé. Le 
monème prédicatif, seul, peut déjà fonctionner comme centre de 
l'agencement syntaxique de.l'énoncé; le monème personnel n'est 
donc pas (encore) un auxiliaire de prédication, mais une expan
sion.
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Il n'en reste pas moins que du point de vue de la dy
namique de la langue, il y a là un fait tout-à-fait intéres
sant: la tendance -sous la pression du modèle verbal- à cons
tituer des ensembles prédicatifs binaires à prédicateur per
sonnel. Le phénomène est déjà pleinement réalisé dans un cer
tain nombre de cas pour lesquels l'interdépendance entre le 
personnel et le prédicat est devenue absolue (voir, les PRESEN- 
TATIFS et autres SYNTAGMES PREDICATIFS à AFFIXES PERSONNELS , 
chap. 25.

A. PREDICATS MONO-MONEMATIQUES: (liste § 10.4.-5.)
24.5. Outre, les mot-phrases prédicatifs qui sont des monèmes 
spécifiquement prédicatifs, quelques autonomes "quantitatifs" 
peuvent assumer le rôle de prédicat dans des conditions énon- 
ciatiques "neutres" (sans le support de l'environnement linguis
tique ou situationnel):

(7) atas n tudrin di tmurt-Ny 
beaucoup de villages dans pays-notre
="il y a beaucoup de villages dans notre pays"

Par contre, des autonomes "temporels" comme aS-, "jour-" 
ou zik„"autrefois" ne sont pas des prédicats malgré des attes
tations comme:

(8 ) tamdlt3 aS - n 
enterrement, jour-là
="1'enterrement (avait lieu) ce jour-là"

(c 'était)
un tel énoncé n'est possible que comme réponse à une question, 
ou en tant qu'énonce étroitement lié au contexte linguistique 
immédiat.
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24.6. On notera qu'au moins l'un de ces "autonomes prédica- 
tifs" est un ancien vepbe:

drus, "peu",
qui est la 3ème personne du masculin singulier du verbe d'état 
idvas / drus,"être peu.nombreux", encore vivant en touareg.
Il semblerait même, d'après DALLET (1953), que cette unité con
naîtrait encore en kabyle des traces de conjugaison dans d'au
tres parlers (les formes relevées par DALLET sont inconnues 
aux Alt Iraten).

De même, certains des mots-phrases prédicatifs sont 
d'anciens syntagmes prédicatifs verbaux/nominaux figés fonction
nant, en synchronie comme des monèmes uniques:

T'if ---- ► verbe if,"est supérieur, mieux valoir"

igaleum, --- *- syntagme iga, "il fait" + Isum, "suffisance"

La composition du segment n'est plus perçue puisqu'il est impos
sible d'intercaler une expansion quelconque entre iga et leum.

. d ir, "c'est mauvais, mal" -- *- Auxiliaire de Prédi
cation + Nom

. d leali,"c'est excellent" " "

Malgré leur' forme parfaitement canonique (Syntagmes 
Prédicatifs Nominaux du type d + Nom) ces deux complexes peu
vent être assimilés aux prédicats mono-monématiques;

- contrairement au S.P.N. d + Nom, ils n'admettent pas 
d'expansion référentielle,

- par contre, ils peuvent comme les prédicats mono-monéma- 
tiques être suivis d'une expansion nominale directe (lexicale 
ou pronominale):
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(9) d ir ayrum-agi 
c'est mauvais pain-ci

="ce pain est mauvais"

(10) d ir- -it wyrum-agi

c'est mauvais-le pain -ci ="il est mauvais, ce pain"
+ E . A

De plus, leur fréquence très élevée incite à y voir des unités 
homogènes (synthèmes) plutôt que des syntagmes. 
d ir tend d'ailleurs à. se comporter comme un nominal puisqu'il 
peut déterminer un autre nom par l'intermédiaire du fonction
nel n "de":

(11) abrid n d ir
chemin de mal ="un mauvais chemin"

24.7. Les mots-phrases prcdicatifs admettent tous une expan
sion nominale directe:

(12)mazal asGWas ny sin
il reste an ou deux="il reste encore un an ou deux” 

+E.L.

(13) firka awal ay a m D a k W l ! 
ça suffit parole ô camarade

+E.L.
="assez de paroles, camarade!"

(14) igaleum aman di tasilt 
cela suffit eau dans marmitte

+E.L.
="il y a assez d'eau dans la marmite"

(15) yur-i, T'if wagi 
chez-moi vaut mieux celui-ci

="pour moi, mieux vaut celui-ci"
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24.8. Les autonomes prédicatifs et certains des mots-phrases 
peuvent être suivis par une expansion nominale indirecte intro
duite par les fonctionnels n, "de", yid, "avec" et fL» "sur":

- Monème Prédicatif + n + Nom annexé
- Monème Prédicatif + yid + Pronom personnel affixe

fL (série post-prépositionnelle)
Ce sont :

igale umÿ 
bZaf, 
drus , 
atas 3 

Dqs 3

"cela suffit"
"c'est trop"
"c’est (trop) peu"
"c'est beaucoup"
"c’est suffisant, pas mal"

(16) igaleum yid - sn

cela suffit avec-eux ="ils sont assez nombreux"

(17) igaleum fL - as
cela suffit sur-lui ="cela lui suffit"

(18) drus yid-sn 
peu avec-eux

(19) drus fL - as 
peu sur-lui

(20) drus n sli.su 
peu de couscous

(21) atas yid - sn 
beaucoup avec-eux

(22) atas fL - as 
beaucoup sur-lui

="ils sont peu nombreux"

="c’est (trop) peu pour lui, 
il date de peu"

="il y a (trop) peu de couscous"

="ils sont (trop) nombreux"

="c'est beaucoup (trop) pour lui, 
il date de longtemps"

(23) atas n tudrin di tmurt-Ny
beaucoup de villages dans pays-notre 
="il y a beaucoup de villages dans notre pays"
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24.9. Monème prédicatif + Affixe Personnel Direct ou Indirect.

(=Expansion nominale directe/indirecte)

. drka: "assez! cela suffit!"

+ Affixe Direct:
(25) Brka -t tiSit wmsum 

assez-le boisson malheureux
+E.L. +E.A.

="il s’est suffisamment adonné à la boisson, le 
malheureux !"

+ Affixe Indirect:
(26) drka - yas taluft - agi 

assez-à lui histoire-ci
+E.L.

="cette histoire lui suffit"

, mazal:"il y a encore, pas encore"
+ Affixe Direct:

(27) mazal - t di fransa 
encore-le en France
="il est encore en France"

+ Affixe Indirect:
(28) mazal - as idrimn 

encore-à lui argent
="il a encore de l'argent"

. igaleum: "cela suffit, assez" (Affixe Personnel Indirect)

(29) igaleum-. as wigi 
assez- à lui ceux-ci
="ceux-ci lui suffisent"
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24.10. Il s'agit bien d'un ancien syntagme verbal figé: 
iga + leum
"il fait + suffisance" 

si la composition du complexe était encore sentie, le subs
titut personnel -as se serait normalement intercalé entre le

♦verbe et l'expansion nominale: iga-yas leum).

. Rif1iif3 "c'est identique, pareil, semblable"
(+ Affixe Personnel Direct)

(30) RifRif-itn yXamn - agi 
pareil-les maisons-ci

+ E.A.
="ces maisons sont semblables"

. ëwi3 "heureusement, il est sauf, mieux"
(+ Affixe Personnel Direct)

(31) èwi - t umudin-Ny 
sauf-le malade-notre

+E.A.
="il va mieux notre malade"

. Tïfxir3 axiv3 "il vaut mieux"
(+ Affixes personnels direct/indirects)

(32) Tïfxir - as ad y - Qim 
mieux vaut à lui Non- il-reste

Réel
="il préfère rester"

. atas "(c'est) beaucoup"
(+ Affixes personnels directs)

(33) atas - it ay - a diNa 
beaucoup-le que-ci là-bas
=cela fait beaucoup de temps qu'il est là-bas"
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. drus 3 "(c'est)peu" (rare)

(34) drus-it ay-a diNa 
peu-le que-ci là-bas
="cela fait peu de temps qu'il est là-bas"

. d iri, "c'est mauvais/mal" + Affixe personnel direct:
(35) d iri - t wksum n da 

c'est mauvais-le viande de ici
+ E.A.

="la viande d'ici est mauvaise"

. d le ali3 "c'est excellent" + Affixe Personnel Direct:
(36 ) d le ali - T' Zit - Nsn

c'est excellent-la huile-leur

= ’’leur huile est excellente"

B. LES PREDICATS INTERROGATIFS:

24.11. Dans leur fonction centrale et dëfinitoire les pro
noms interrogatifs apparaissent à l'initiale absolue de l'énon
cé ou après rupture mélodique (l'élément qui précède étant un 
segment topicalisé).

L 'interrogatif peut naturellement constituer à lui seul 
un énoncé indépendant. Mais, outre la présence obligatoire de 
la courbe intonative d'interrogation (§ 6.5 .,- l6.8.-)j il y a 
toujours dans ce cas actualisation par le contexte discursif 
et la situation.

Ce type d'attestation ne serait donc certainement pas 
suffisant pour établir le caractère prédicatif du monème inter
rogatif.
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L'élément décisif réside dans l.e fait qu'ils peuvent 
être centre syntaxique de l'énoncé et recevoir diverses expan
sions, y compris prédicatoîdes:

. "relatives" simples (§ 29.1.-2.)

(37) anwa y - Ca-n ?
qui ayant mangé 

+"Participe"
="qui a mangé"

(38) asu y - Ca ? 
quoi il-a mangé
="qu'est ce qu'il a mangé?"

. "relatives" à relais disjonctif ay(§.29.18.-28.)
r(39) anwa ay y-Ca-n 

="qui (qu*) a mangé"
(40) asu ay y - Ca ?

="quoi (qu') il a mangé"

24.12. Le verbe qui suit 1'interrogatif n'est pas le prédicat 
de l'énoncé (dont 1'interrogatif serait un déterminant autono
me); le groupe verbal a un comportement de déterminant prédica- 
toîde du nom:

- il prend la forme de "participe", dans les conditions dé
finies en §.29.6-7 . Voir les exemples 37, 39 et 41,42.

- il en a, en tous points, le comportement morphologique 
(§.29.8. ):

. satellites (substituts affixes/modalités d'orientation 
spatiales) préposés:

( 41 ) anwa (i) t y -Ca-n 
qui (que)le ayant mangé 
="qui l'a mangé"
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. modalité de "non-réel" (ad ) se réalisant ara:
(42) anwa (a)ra y - Dun ? 

qui Non-réel allant
="qui viendra/vient (avec moi)?"

On partage donc tout à fait la position de PENCHOEN (1966/1973) 
p. 206) pour qui:

"l'énoncé interrogatif verbal est constitué d'un monè
me interrogatif suivi d'une proposition relative."

Le Prédicat Interrogatif peut recevoir d'autres varié
tés d'expansions:

. expansion nominale indirecte:
(43) anwa dg - sn ? 

qui dans-eux
="lequel parmi eux ?"

(44) ashal fL - as ? 
combien sur-lui
="de quand date t-il?"

. Interrogatif + Affixe personnel
(=Expansion nominale directe/indirecte)

Certains interrogatifs se combinent avec les pronoms personnels 
affixes du verbe (directs/indirects).
Le groupe"interrogatif + affixe"peut être complété par une ex
pansion nominale à l'état d'annexion qui explicite le monème 
personnel (le plus souvent un pronom personnel affixe):

. anda3 "où?"
(45) anda - tj ( umur-'Lw)e> 

où - le part-ma
+E. A.

="où est ma part ?"
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ansi 3 "d'où"
(46) ansi- - t (wrgaz-agiJ? 

d'où - le homme-ci
+ E . A.

="d'où est cet homme ?"

. aniwr, "vers où" (+ indices personnels verbaux)

(47) aniwr- mt aKa ? 
où vous(fém.) ainsi

="où allez-vous ainsi ?"
. ablj.al3 "combien"

(48) ashal - it (wksum) ? 
combien-le viande

+E.A.
="combien coûte la viande ?"

. aëu3 "quoi" (avec une variante d asu)
+ Affixe Direct:

(49) aéu - t uyNat-agi ? 
quoi-le truc-ci

+E.A.
="qu’est ce que c'est ce truc-ci ?"

+ Affixe indirect :
( 50-) asu - yas - t ?

quoi à lui lui : qu'est qu'il lui est? 
="quel est son lien de parenté avec lui?"

umi3 "pour qui, pour quoi" ?
(51) umi - t Ibatl - agi ? 

pourquoi-le injustice-ci 
="pourquoi une telle injustice?"

24.14.
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Bien que n'ayant pas été relevés, d ’autres interroga
tifs ne paraissent pas impossibles; notamment:

- sani} (et ses variantes), "vers où"
- mimiy "quand"

(52) ml mi- T' tmyra-yagi-Nwn'? 
quand-la fête-ci - votre 

+ E.A.
=quand a-t-elle lieu, votre fête ?"

L'élément interrogatif est souvent précédé de la préposition 
i, "à, pour":

i wasuj "pourquoi, à quoi?"
i wumi} "pour qui, pourquoi?"

[1'interrogatif est traité comme un nom à opposition.d ’état 
asu /wasu et umi/wumi].

Les complexes ainsi obtenus ont les mêmes emplois prédicatifs 
que 1 1 interrogatif isole. •

C. SYNTHEMES PREDICATIFS NEGATIFS.
(Négation + Interrogatif).

24.15. Ces synthèmes sont susceptibles de recevoir trois in
terprétations syntaxiques distinctes. On pourrait les considé
rer comme:

Io) les simples correspondants négatifs des prédicats inter
rogatifs (§24.11.-24.14.-); ils résulteraient donc de la combi
naison de la modalité négative, sous la forme d'une variante 
spécifique uta, avec un prédicat interrogatif.

Cette présentation, simple et élégante, est cependant 
difficilement acceptable car, les synthèmes prédicatifs néga
tifs n'ont que très exceptionnellement une valeur interrogative;
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or, c'est justement dans le seul contexte d ’interrogation que 
le pronom interrogatif fonctionne comme centre syntaxique de 
l’énoncé. En d ’autres termes, il n ’y a pas correspondance syn
taxique entre les deux types de segments. Il paraît plus con
forme à la réalité des usages de considérer les synthèmes pré- 
dicatifs négatifs comme indépendants des interrogatifs.

2°) Une autre solution, simple et radicale, consiste à 
admettre que ces synthèmes sont les variantes morphologiques 
du syntagme verbal:

(53) ur y~Li + pronom interrogatif
Négation il-est + asu3 "quoi"

3èmePers. anda3 "où" 
masc.sing. ... 
verbe ili3 "être"

="il n ’y a pas quoi
où..."

24.16. Les"synthèmes prédicatifs négatifs" ne seraient alors 
que des énoncés verbaux dont la seule particularité serait un 
accident morphologique.
On évacue ainsi totalement le problème des synthèmes prédica
tifs mais cette analyse soulève deux objections qui peuvent 
faire hésiter à l ’adopter:

- les syntagmes verbaux de forme
ur + y-Li + Pronom Interrogatif, 

bien que rares, sont parfaitement possibles. Il faudrait donc 
considérer les formes synthématisées comme des variantes libres 
et non comme des réalisations obligatoires du syntagme, ce qui 
diminue notablement l’intérêt de cette solution.

- on peut éprouver quelques réticences à admettre l ’existence 
de variantes synthématiques de syntagmes par ailleurs tout à 
fait vivants.
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3°) la dernière alternative est de poser un type parti
culier (et indépendant) de prédicats, qu'on qualifiera de 
"SYNTHEMES PREDICATIFS NEGATIFS". C ’est la description que l'on 
retiendra ici, mais il est sûr que la seconde solution peut 
très valablement être défendue.

24.17. En dehors des très fréquents emplois en tant qu'énoncé 
isolé :

- ulayyv, "ce n'est pas la peine"
- ulamk, "il n'y a pas moyen"

ce type de prédicats est suivi le plus souvent d'une expansion 
prédicatoïde verbale:

(54) ulansi n - Fy 
neg.+ par où nous-sortons
="il n'y a pas d'endroit par où sortir 

moyen de sortir"

(55) ulamk y - Qim din 
neg.-comment il-reste là
="ii n'est pas possible qu'il y reste"

Seul ulaé (et ses variantes ulahD et ula) peut facile
ment recevoir une expansion nominale directe (lexicale/prono
minale ) :

(56) ulas aman di tala
'il n'y a pas eaux dans fontaine 
=il n'y a pas d'eau à la fontaine"

(57) ula wi s T'nadiy tamuvt 
il n'y a pas qui avec je cherche pays
="je n'ai pas de compagnon de route" (poésie)

(57b)ula wi T irfdn

il n'v a pas qui la prendre en charge
(participe)

— Il n y a personne qui puisse/veuille la prendre 
en charge” (à propos d'une personne âgée).
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24.18.
(58) ulas - itn ■im'Lv - n 

il n'y a - les moment-là 
pas
="ils n'étaient pas là à ce moment-là"

Par ce trait, ulas tend à se rapprocher des prédicats mono—  
monématiques, et, pourrait aisément être intégré à leur inven
taire (voir §. 24.1.-24.10.).



- 3^9 b -

25. SYNTAGMES PREDICATI FS NON-VERBAUX À 

AUXILIAIRES DE PREDICATION PERSONNELS:

A. LES PRESENTATIFS

B. SEGMENT FIGE AFFIXE PERSONNEL

C. AUTONOME/FONCTIONNEL *-AFFIXE PERSONNEL

D. NOM -*-► AFFIXE PERSONNEL
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25. SYNTAGMES PREDICATIFS NON-VERBAUX 

A AUXILIAIRES DE PREDICÀTION PERSONNELS,

25.1. Il existe toute une série d*énoncés minimaux de forme:

"monème invariant "«♦—►Monème Personnel Affixe

Le paradigme de l’invariant est assez hétérogène puisqu’il 
comprend :

(a)- le présentatif ha-
(b)- des segments figés, non-attestés par ailleurs 

dans l ’usage actuel.
(c)- quelques nominaux
(d)- de façon très sporadique, un fonctionnel (ubhal3 

"semblable à") et quelques rares autonomes.

Ces syntagmes peuvent tous être suivis d ’expansions 
diverses (Directes/Indirectes, Nominales/Verbales)

Les INTERPELLATIFS à monème personnel (Chap. 13)s bien que 
présentant une structure identique ne sont pas des Prédicats 
puisque:

- l ’intonation et le raccrochement à la situation immédiate 
sont des conditions sine qua non de leur apparition.

- ils ne peuvent recevoir aucune expansion.

Ce sont donc bien des unités "hors-syntaxe ".
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25.2. Prédicat et monème prédicateur:

Ce type de syntagme pose, globalement, le problème de l'identi
fication du Prédicat et de l'élément prédicateur.

Nous avons dans une étude précédente (CHAKER, 1975 a, 
p. 81-82) adopté l'analyse suivante:

- Elément Invariant = Prédicateur: possibilités de commu-
(Présentatif) tation nulles.

- Affixe Personnel = Prédicat: possibilités de commuta
tion limitées mais réelles.

ceci par application mécanique du critère de la taille des 
paradigmes respectifs (voir § 19.4.).

Cette description doit être rejetée car, elle ne te
nait compte que des énoncés présentatifs, indûment isolés.
Or, l'énoncé présentatif n'est qu'une illustration particulière 
d'un type très général: le syntagme prédicatif binaire à monème 
prédicateur personnel.

Replacées dans ce contexte, les données sont complète
ment inversées:

- 1'Affixe Personnel appartient à un paradigme grammatical, 
restreint et strictement fermé (la série des pronoms personnels).

- le segment invariant appartient à un inventaire illimité 
comportant, notamment tous les lexèmes verbaux.

On retiendra finalement l'analyse suivante:

S.P. = Elément invariant 

Prédicat

■♦-Affixe Personnel 

Monème Prédicateur
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25-3- On voit mieux alors la profonde similitude qui existe 
entre ces énoncés et le syntagme prédicatif verbal: ils ont en 
commun d ’être prediques par un monème personnel qui, dans les 
deux cas, peut lui-même être explicité par une expansion (nomi
nale) référentielle:

Prédicat Monème Personnel // Nom à l’Etat
- verbe d ’Annexion
-"invariant” l (Expansion

Référentielle)
/

La distinction entre les deux types réside uniquement 
dans l’incompatibilité absolue du prédicat "invariant" avec 
les modalités aspectuelles et les modalités d ’orientation syn
taxique.
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25-4. Ils sont constitués d'un monème présentatif invariant
( 311obligatoirement accompagné w  d'un pronom personnel affixe 

de la série directe.
Le syntagme est le plus souvent suivi d'une expansion nominale 
à l'Etat d'annexion qui "reprend" le monème personnel avec le
quel elle est en accord de genre et de nombre (= Expansion 
Référentielle);

(1) ha - t wXam - Nsn 
voilà-le maison-leur 

+E.A.
="la voilà, leur maison"

A. LES PRESENTATIFS:

Le présentatif peut se combiner avec les modalités 
d'orientation spatiale (voir § 5. 27.- ), avec cependant quel
ques restrictions et certaines formes particulières que’ne con
naît pas le verbe (voir 
parition a la 3eme perse 
secondaire entre:

10.2.-); On relève en particulier l'ap- 
ne (sing, et plur.) d'une opposition

- a  ^

orientation 
vers le locuteur

( ^ -an)
(orientation 
vers l'ailleurs 
défini)

- aya 
orientation 
vers le locuteur 

+
mouvement

Le système est ternaire alors que le verbe ne connaît que l'op
position "orientation vers le locuteur" ^ "orientation vers 
l 'Ailleurs défini".

(31) ce qui ne semble pas être le cas dans tous les dialectes 
berbères, notamment au Maroc (Chleuh).
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a - t - a ^ a ■- t -aya ^ a - t -an 
vois-le-ici vois-le-ici vois-le-là (vers toi)

(mouvement)
"le voici" "le voici qui vient""le voilà (là-bas)

Le présentatif apparaît fréquemment devant verbe, sans 
qu'il y ait d'ailleurs accord automatique de genre et nombre 
entre les deux syntagmes. Dans ce cas, le présentatif tend à 
devenir une modalité du verbe:

(2) a - t -an a t - 'tfZi.
vois-le-là actuel elle-tourne

="voilà, ça tourne"

L'énoncé présentatif est naturellement assez fortement 
lié à l'environnement situationnel immédiat; par là même, il 
se combine très difficilement avec des déterminations aspectuel- 
les ou temporelles autres que celle qui l'ancrent dans le lieu 
et le moment de 1'énonciation (tura3 "maintenant", aS-a3 "au
jourd'hui", da3 "ici"...).

De plus, il est pratiquemment incompatible avec la mo
dalité négative. Ces limitations très fortes le distinguent 
nettement des énoncés nominaux du type d + Nom, n + Nom qui 
sont d'un emploi infiniment plus souple;
Le présentatif ne peut servir qu'à poser l'existence actuelle 
d'un fait d'expérience.

Cependant, sa marge d'utilisation est sensiblement plus 
grande que dans une langue comme le français. Le lien à la si
tuation est beaucoup plus lâche en kabyle; on relève de nom
breux emplois difficilement concevables en français (qui aurait 
dans ces contextes recours à un prédicat verbal).
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(3) tura, aql - iyi di Paris 
maintenant voici-me dans Paris
="maintenant, je suis à Paris" 

répondant à une question:
anda t- zdy-d tura
"où tu- habites maintenant?"

(4) a - t- an din 
vois-le-là là-bas

= "il est là-bas, il y est"
Les contraintes sont donc beaucoup plus temporelles que 
spatiales.

25-6. Ces énoncés sont extrêmement fréquents en poésie lyri
que; ils constituent même l'un des traits identificatoires de 
ce type de production:

(5) a - T' - aya leid tamQWrant... 
voici-la-venant Aid grande
="voici venir la grande Aid"

(6 ) ha - t di Barbes asrwal y/ tuyat - is 
voici-le dans Barbes pantalon sur épaules-ses
=le voici à Barbes, le pantalon sur les épaules"

(7) aql -iyi am gidr arrRzu. . . 
voici-me comme aigle blessé

="më voici comme l’aigle blessé"
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B. SEGMENT FIGE-«--► MONEME PERSONNEL AFFIXE:

25-7- Le premier constituant du syntagme est un complexe figé 
ou un segment inconnu dans l'usage actuel;

. aNét-ila -*— ► Pronom Personnel Affixe Direct 
="être immense, énorme”

(8 ) aNst-'ila-tnt tzmrin - ihin 
immense-les oliviers-là-bas

+E.A.
=ils sont immenses ces oliviers là-bas"

aEst-ila3 qui n'existe pas sans 1 'affixe personnel est composé 
de deux unités résiduelles en kabyle:

aNêt + %-la

"quantité, + "il-possède" 
combien" (verbe ili3 "posséder")

. ask -— - Pronom Personnel Affixe Direct 
="être mignon, très bien..."

(9) fka - n as aXam ask - %t 
ont-donné-ils à lui maison excellent-le

="on lui a donné une maison, elle est très bien"

( aék n'apparaît que dans ce contexte).

. aelahdal -— - Pronom Personnel Affixe Direct 
= "être- étrange"

(10) aelah.dal-'ùT' tmslayt-Nsn 
étrange- la langue -leur
="elle est étrange, leur langue"
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. madij "complètement"
(+ Affixe Personnel Direct)

(11) madi - T' tmyart -im 
complètement-la vieille-ta

E . A .
="elle (l')est complètement ta belle-mère"

(reprise d'une information du contexte immédiat).

. aKa, "ainsi, comme ceci"
(+ Affixe Personnel Direct)

(12) aKa - tnt tmyavin 
ainsi-les vieilles

fern. +E.A.
="les vieilles sont ainsi"

. ubhaI,"ressemblant, semblable" (connaît de rares emplois 
(+ Affixe Personnel Direct) en tant que préposition)

(13) ubhal - itn waBas - agi 
semblable-les enfants-ci

+E. A.
="ils sont semblables, ces enfants"

25.8. c. AUTONOMES/FONCTIONNEL ♦—»•AFFIXE PERSONNEL (très rares)
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D. NOM -*-- * MONEME PERSONNEL AFFIXE:
25.9. Le monème personnel prédicateur est toujours un "pos
sessif" (=Pronom Personnel Affixe du nom)

. tit *—»-"possessif" = "avoir l'intention, envisager"
"oeil"
(14.) tit - is ad yDu

oeil-son il partira 
="il a l'intention de partir"

(15) tit - is f Rwah 
oeil-son sur départ

="il a l'intention de partir"

. ism -—-"possessif" ="s'appeler, se dénommer"
"nom"
(1 6) ism-is wrgaz-Ni? 

nom-son homme-là
+E. A.

^"comment s'appelle cet homme?
( 17)  taüavt - /l/y, ism-is tayanimt 

village-notre, nom-son tayanimt
="notre village s'appelle tayanimt"

. aNst — *• "possessif" = "être égal à (en âge, taille... 
"quantité"
(18) aNst - ikj Mi 

Quantité-ta fils-mon
="mon fils a ton âge (ta taille...)"

(Cette unité qui est effectivement d'origine nominale, 
fonctionne désormais surtout comme fonctionnel, voir §

)"

.23.5.)
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2 5.1 0.
. laxWbar -*— ► "possessif", "il n'y a pas de nouvelles

de-"
(syntagme d'origine arabe la + xWbav

nég. nouvelle )

(19) sG Hindi, lax^bav - is
depuis l'an passé pas de nouvelles-de lui 
="depuis l'an passé, nous sommes sans nouvelles de lui"

. lamnGa "►» "possessif ", "ce n'est pas une faveur de-,
de bon ou de mauvais gré-": 

(syntagme d'origine arabe la + mziya
nég. faveur)

. êkt •*— ► "possessif ", "penser, subodorer"
(*—§k s "doute", arabe)

(20) SUt - iw ad y - Du
doute-mon Non- il-aller 

Réel
="je pense qu'il ira"
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26. Syntagmes prédicatifs non-verbaux du type

FONCTIONNEL — AFFIXE P E R S O N N E L - NOM ■
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26. SYNTAGMES PREDICATIFS NON-VERBAUX 

FONCTIONNELS *• ► AFFIXE PERSONNEL   ► NOMÎE.L.)

26.1. La quasi-totalité des unités du paradigme des "prépo
sitions" (§.8.1. - ), peuvent apparaître dans ce type de sé
quences .
Trois sont particulièrement fréquentes:

dg, "dans"
(1) dg - s aksum (am uyfki) 

dans-elle chair comme lait 
+E.L.

="en elle une chair blanche comme le lait= 
elle a le teint blanc comme du lait"

. yur3 "chez", de loin la plus employée et qui rend, 
de façon plus ou moins systématique selon les parlers, l’idée 
de possession ("avoir", "posséder"...):

(2) yur - s idrimn (wrgaz-agi) 
chez-lui argent homme-ci

+E.L. +E.A.
="il a de l ’argent, cet homme"

. fL3 "sur"
(3) fL - as ék 

sur-lui doute
=”il y a (un) doute à son sujet"

Le monème personnel appartient toujours au paradigme 
des pronoms affixes de prépositions (§ 7-4.).

Le nom à l'état libre (ici, aksum, idrimn et Sk.) n'est 
pas supprimable. Un énoncé dans lequel il serait absent ne peut 
se concevoir, à l'extrême rigueur, qu'en tant que réponse à une
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question:

(4) Q. Lan waman di tasi.lt?
sont-ils eaux dans marmite 

=y-at-il de l'eau dans la marmite?"

(5) R - dg - s
dans - elle 
="il y en a dedans" 

paraît à l'extrême limite de l'acceptable.

Le nom à l'état d'annexion (wrgaz3 énoncé 2) est une 
Expansion Référentielle: ,

- il est facultatif (toujours supprimable)
- il porte la marque de l'Etat d'Annexion,
- il est en accord de genre et nombre avec l'affixe person

nel qu'il explicite.

La forme préférentielle de ces énoncés est:

26.2. On peut envisager d'assimiler ces séquences à l'énoncé 
verbal:

(6a) dg - s aksum, tqsist - agi
dans-elle chair fille -ci

+E.L. +E.A.
="elle est dodue, cette fille"

(bien en chair)

-- »■ (6b) y - La dg- s wksum3 tqsist-agi
il-est dans-elle chair fille -ci 

+E.A. +E.A.
="elle est bien en chair, cette fille"
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(7a) rBi yid - wnl 
Dieu avec-vous 
= "Que Dieu soit avec vous!"

•— » (7b) ad yili rBi yid - wn !
Non- ., » t"\ •-, il est Dieu avec-vous Reel
="Que Dieu soit avec vous!"

et, poser un verbe zéro qui permettrait de les ramener au mo
dèle verbal.

26.3. Il est vrai qu’on peut généralement introduire un ver
be sans que le sens de l'énoncé soit sensiblement modifié:

(8a) yuv- 8 - ydvimn
chez-lui argents

, /n, v T , . ="il a de l'argent"*■ ( ob ; Lan yur - s ydv-imn
ils sont chez-lui argents

D'autre part, dès qu'interviennent des déterminations 
aspectuo-temporelles ou la négation, un prédicat verbal appa
raît généralement :
-- ►(8c ) imir - n3 \ Lan | yur - s y dvimn

= "§. eette époque, il avait de l'argent"

-- *-(8d) Hindi, | Lan | dg - s waman
="l'an passé, il y avait de l'eau dedans"

L'absence de verbe ne serait qu'un simple fait d'écono
mie: il est omis dans des contextes (très fréquents) où il 
n'est le support d'aucune détermination spécifiquement verbale.

De plus, le verbe que l'on peut (ré)introduire est 
presque toujours ili3 "être, exister".
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Pourtant, en synchronie, cette position ne peut être 
maintenue;

- la combinaison avec les déterminations aspectuo-temporelles 
et négatives, bien que rare, n'est pas exclue:

(9 ) ur dg - s laman wrgaz-agi 
nég. dans-lui confiance homme-ci

+E.A.
="on ne peut pas avoir confiance en cet homme"

- mais surtout, la séquence sans verbe présente un trait for
mel qui la rend difficilement réductible à l'énoncé verbal:

1 -le nom a 1 'Etat Libre en est un constituant obligatoire,
alors que dans l'énoncé verbal correspondant, le même nom 

est une expansion (facultative) à 1 'Etat d ’Annexion.

26.4. On doit donc admettre l'existence d'un type supplémen
taire de Syntagme Prédicatif non-verbal à trois termes:

Préposition-«— ► Affixe Personnel -*— ► Nom (E.L.)

Dans tous les autres syntagmes prédicatifs à monème 
personnel, c'est ce dernier que l'on doit considérer comme le 
monème prédicateur; la première possibilité serait donc d'éten- 
dre cette analyse au cas présent et de poser que:

. le groupe Préposition + Affixe Personnel constitue le 
syntagme prédicatif, décomposable en:

Préposition + Affixe Personnel

Prédicat Auxiliaire de Prédication
. Le nominal à l'Etat Libre est une expansion (quasi-) 

obligatoire.
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Une autre solution serait de considérer le lexème no
minal (qui véhicule l'information centrale) comme le prédicat, 
et, le groupe "fonctionnel+affixe personnel" comme un auxiliai
re de prédication complexe.

On préférera ici la première présentation, plus confor
me au modèle général (Syntagme binaire à prédicateur personnel).

26.5. L ’importance linguistique de ces énoncés ne doit cepen
dant pas être exagérée; ils sont caractérisés par une dépen
dance assez forte vis-à-vis du contexte et/ou de la situation, 
et, ils ne sont fréquents que dans la langue poétique et les 
injonctions:

(10) taëdaT- ik3 a Nbi, fL -as
pan - ton .0 prophète, sur-lui 

="étends ta protection sur lui, ô prophète"
En dehors de ces registres, les occurrences en sont plutôt 
exceptionnelles.
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Un cas marginal:

NOM1 + FONCTIONNEL + NOM2

Ces syntagmes présentent dans leur structure et leur 
conditions d ’emploi un net parallélisme avec le type"fonction
nel + affixe personnel + nom", examiné précédemment:

1 2(a) Nom + fonctionnel + Nom
(b) fonctionnel + affixe personnel + Nom

21'affixe personnel correspondant au Nom :

N1 N2
(lia) Izruh aKW dg wksum-iw

blessures tout dans chair-ma 
+E.A.

="ma chair/mon corps, est couvert de blessures"

--*-(llb) Izruh aKW dg - s
blessure tout dans-lui

o u ,

--*- dg-s Izruh aKW
="il est couvert de blessures"

Plus nettement encore que le type"fonctionnel + affixe 
personnel + Nom",ces énoncés appartiennent à un discours litté
raire (proverbes ou poésie):
ceux que l'on peut relever en dehors de cet usage de la langue, 
sont toujours:

- des exclamations,
- des réponses à une question,
- des définitions (énoncés étiquettes),
- des phrases en connexion très intime avec la situation 

de c ommunication.
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Les possibilités d'expansions sont très limitées: la 
phrase ne peut guère s'étendre au delà de ces constituants de 
base.

Ces énoncés établissent un rapport particulier entre 
deux nominaux par l'intermédiaire d'un fonctionnel.

26.7. On retrouve dans cette structure les mêmes fonctionnels 
que pour 1'énoncé'Fonctionnel + Affixe Personnel + Nom" 
auxquels s’ ajoutent certaines prépositions exclues devant un 
affixe personnel, -i ,"pour, à" étant sans doute la plus fré
quente .

On a traité à part (en §.23.5 .) les fonctionnel am3 

"comme, semblable à", et, aNst (n), "de la taille de", en rai
son de leur fréquence plus élevée, et surtout, de leur carac
tère plus "canonique": ils peuvent être suivis d'une expansion 
nominale à l'état d'annexion (=Expansion Référentielle), ce qui 
en fait de syntagmes tout à fait comparables aux grands types 
de syntagmes prédicatifs non-verbaux.
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• dg, "dans"
(12) siwa Zxir dg wut - ins (poésie)

seul bien dans coeur-son
= "il n'y a que le bien dans son coeur"

(13) tarusi - k dg srkagi! (poésie) 
poser - ton dans pénitencier
="tu te poseras dans les pénitenciers!"

(14) tuFya dg uzal, aci dg yid 
sortir dans journée, non dans nuit

="on sort le jour, pas la nuit!"

dFir, "derrière"

(15) asK^az- ik dFir Luh!
bâton -ton derrière porte 
="le bâton (pour te battre)(est préparé) derrière 

la porte"
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26.9. . Nig, "au-dessus"

(16) aXam is Nig wbrid

maison-sa au-dessus chemin
+E.A.

="sa maison est au-dessus du chemin"

"a, pour"

(17) azaglu. i- wzgr 
joug pour boeuf 
tamTut i wvgaz 
femme pour homme

(18) ayDid i waman 
outre A pour eaux 
taylwt i- yivdn 
outre B pour blé

= "le joug est pour le boeu-f,

la femme pour l’homme"
("à chacun son fardeau")

="l'outre A, est pour l'eau, 

l'outre B, pour le blé"

s, "avec"

(19) kuL yiwn s Tbiea - s 
chaque un avec caractère-son 

="chacun a son caractère"



27. l'adjectif

28. EXPANSION NOMINALE INDIRECTE DU NOM:

"Complément de Nom"

29. DETERMINANTS PREDICATOÏDES DU NOM:

"Les Relatives"

(EXPANSIONS SPECIFIQUES DU NOM)
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(EXPANSIONS SPECIFIQUES DU NOM)

27*1. Les lexèmes nominaux et les substituts indépendants 
peuvent recevoir des déterminants spécifiques de types divers, 
quelle que soit leur fonction.

Le Nom pouvant être prédicat dans un S.P.N., ces 
expansions sont primaires (déterminant d'un prédicat nominal) 
ou, non-primaires (déterminantd’expansions nominales).

Le trait primaire ~ non-primaire n'est donc pas dis
criminant: leur spécificité réside uniquement dans la nature 
obligatoirement nominale de leur point de rattachement.
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27, l 'a d j e c t i f  :

Nominal déterminant lexical (direct) de Nom.

21.2. Le Nom peut-être déterminé par un monème portant les 
marques définitoires du Nom

(1 ) ... abrnus 
burnous 

+
(genre) - .masculin 
(nombre) - .singulier 
(état) - .état libre . état libreJ 

="un burnous blanc"

Le déterminant succède toujours immédiatement au Nom 
qu'il détermine:

1 2
Déterminé + Déterminant

NOM --- ADJECTIF

Les unités qui peuvent apparaître dans cette position 
constituent un paradigme ouvert; ce sont donc des déterminants 
lexicaux directs du Nom pour lesquels on reprendra l'appella
tion traditionnelle d'adjectif.

L'adjectif, en dehors de ce contexte assume toutes les 
fonctions du nom:

- Prédicat dans un S.P.N.

(2) d amLal am yilis 
d blanc comme toison"

"il est blanc comme une toison (de laine)"

amLal
blanc

+
.masculin 
.singulier modalités définitoires

H n  n  n m
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- Expansion d'un S.P.V.

(3) y ~ Qim ubrkan 
il-est resté noir

+E.A.(=Ex.Réf.)
="le noir est resté"

(4) y - uy amLal 
il-a acheté blanc

+E.L. (=Expansion Directe)
="il a acheté le/un blanc"

Ils peuvent se combiner avec toutes les modalités 
périphériques du Nom: modalités locatives-déïctiques, modalité 
d ’altérité, affixes personnels.

27-3- L'adjectif est donc un nominal dont la seule particu
larité est de pouvoir assumer la fonction de déterminant direct 
d'un autre Nom.

La relation Nom déterminé ■«-- Adjectif déterminant
est marquée par:

- la position (Nom *—  Adjectif)
- la modalité d ’Etat: l'adjectif

est toujours à l'Etat Libre quelle que soit la marque d'Etat 
(et la fonction) de son point d ’incidence nominal.

- l'accord de genre et de nombre entre l’adjectif
et le nominal.

(Sur la distinction adjectif ^ "complément de nom", voir §28.5) 
(Sur la formation des adjectifs, voir § 4.17.-4.18.).
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28. EXPANSION NOMINALE INDIRECTE DU NOM:

"Complément de Nom"

28.1. Les Noms peuvent être déterminés par un syntagme nomi
nal indirect introduit (dans la majorité des cas) par le fonc
tionnel n "de".
Peuvent recevoir cette expansion:

- les lexemes nominaux: substantifs, adjectifs et numéraux.
- les substituts non-personnels (déïctiques, indéfinis...)

Les substituts personnels, indépendants ou affixes, sont rigou
reusement exclus.

L'élément déterminant peut être:
- un lexeme nominal (substantifs, adjectifs, numéraux),
- un pronom non-personnel (déïctiques, indéfinis...),
- un pronom personnel affixe.

Lorsque le noyau de l'expansion est un nom à opposition 
d'état, il porte obligatoirement la marque de l'Etat d'Annexion.

Ce syntagme n + Nom (E.A.) pose quelques problèmes 
d'analyse en raison d'accidents morphologiques et phonétiques 
qui ont souvent conduit à des descriptions inutilement compli
quées (BASSET-PICARD, 19^8; BASSET, 195^; MAMMERI, 1967-..).

VARIATIONS PHONETIQUES:
Devant :

. Nom à initiale - dentale (/l/, /t/, plus rarement,
/d/ et /r/)

(plus sporadiquement) - labiale (/f/, /b/, /m/)
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28.2. Le fonctionnel n tend à s ’assimiler à la consonne 
initiale qui devient alors tendue; phonétiquement, la relation
Nom déterminé ■«-- Nom déterminant n'est plus alors marquée que
par la tension de la première consonne (et, éventuellement, 
l'Etat d'Annexion):

(1)[tamurt Laz]
pays faim (forme isolée = laz)
="pays de la faim"

(2)[lbatal TmTot]
injustice femme (forme normale = tmTut)

+E.A.
="les injustices de la femme"

Les deux énoncés doivent naturellement être réécrits phonologi- 
quement (voir §.2.34.):

(lb)/tamurt n Laz/
(2b)/Ibatl n tmTut/

. Nom à initiale semi-vocalique /w/ ou /y/:

/n + w/ -- *• [Bw ]
/n + y/ -- - [G]

(3a) [Tbiea B’aq&is]

(3b)/ Tbiea n wqsië/
"caractère d'enfant"

(4a) [lamhiBa Gilas]
--- ►

(4b) / ImhiBa n yils/
"amitié de langue (=en paroles)"

Ces deux dernières réalisations sont évidemment très fréquentes 
puisque l'Etat d'Annexion des noms masculins singuliers est nor
malement marqué par l’initiale w-3 et celui des masculins plu-
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riels par y/yi-.

C'est sans doute l'importance statistique de ces for
mes qui a amené BASSET à introduire la notion d'"Etat d ’Anne
xion renforcé" considéré comme une variante morphologique de 
la séquence n + Nom, alors qu'il n'y a là qu'un problème de 
réalisation phonétique (dans la chaîne) puisque ces variantes 
sont prévisibles en termes de conditionnement phonétique strict .

28.3. VARIATIONS MORPHOLOGIQUES:
devant nom à l'Etat d'Annexion:

. /u/- (§ 4.11.)

. /i/- (non-marqué, § 4.9.-4.12.) 
le fonctionnel n n'apparaît pas. On a donc:

(5 ) abrid umalu 
chemin ubac

+E.A. (E.L.-amalu)
="le chemin de l'ubac"

(6) azáig ifirs 
fleur poirier

(opposition d'Etat neutralisée)
="fleur de poirier"

(7) aXarn idryaln 
maison aveugles

(opposition d'Etat neutralisée)
="une maison d'aveugles"

La relation déterminée-- déterminant n'est plus mar
quée que par,

- l'Etat d'Annexion et la position en (5)
- la position en (6), (7).
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On peut difficilement considérer ces cas comme des réa
lisations phonétiques de /n + u-/ et /n + i-/, car comme l'a 
bien vu BASSET (1954, p. 2):

1°) il n'y a guère de raisons pour que la succession 
[n + u], ou [n + i], soit exclue dans cette position,

2°) il n'y a plus aucune trace physique de la présence du 
fonctionnel n.

28.4. Même si l'apparition de la séquence sans fonctionnel 
est liée à la structure phonique du nom déterminant (voir 
ci-dessus), il ne s'agit pas d'une variante phonétique au sens 
strict (contrairement à ce que semble penser GALAND, 1966 b)s 
puisque le conditionnement ne serait vérifié que pour la suc
cession n + Nom et qu'il faudrait tenir compte de l'apparte
nance grammaticale des unités dans l'analyse phonologique.

Il faut donc admettre que la séquence Nom Déterminé —  
Nom Déterminant, qui a dans le cas général la forme:

Nom''' ■«-- n -*■— ► Nom^
+ Etat d'Annexion

connaît une variante morphologique^^^ :

Nom'*' *--—  Nom^
+ Etat d'Annexion

(32) en diachronie, le problème se pose sans doute différemment: 
la variante sans fonctionnel n doit être primitive, et ceci pour 
une simple raison d'économie: l'Etat d'Annexion suffit à marquer
le rapport déterminé -*-- déterminant. Cela est d'ailleurs confirmé
par certains faits résiduels (ayt + Nom annexé...) et la topo
nymie ( at wXam, tizi wZu...).
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28.5- Dans ce cas, la distinction entre déterminant adjectif 
et déterminant nominal n'est plus assurée que par la marque
d'état (et, éventuellement, 
caractérise l'adjectif):

NOM --- ADJECTIF
(8) Mi - s amakWav ^

fils-son voleur 
+E.L.

. ="son fils voleur" 
mais,

(10)yLi - s tamakWavt ^ 
fille-sa voleuse

+E.L .+fém.
="sa fille voleuse"

l'accord de genre et de nombre qui

NOM --- NOM
(9) Mi - s umakWav 

fils-son voleur 
+E. A.

="le fils du voleur"

(11 )yLi - s umakWav 
fille-sa voleur 

+E.A.
="la fille du voleur"

Les cas de syncrétisme total entre adjectif et nom 
sont en fait très rares: ils ne sont possibles qu'avec des 
noms à Etat d'annexion en i- (§ . 4 . 9.-4.12.):

(12) imawlan i'dvwisn
parents fous

-- *- a) " ( les )parents des fous"
b )"(des)parents fous"
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29. DÉTERMINANTS PREDICATOÏDES: "LES RELATIVES"
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29. DETERMINANTS PREDICATOÏDES DU NOM:

"Les Relatives"

29.1. Le nom, quelle que soit sa fonction dans l’énoncé, peut 
être le point de rattachement d'une expansion prédicatoïde (le 
plus souvent verbale), dont le rôle est parallèle à celui 
du déterminant lexical du nom ("Adjectif").
On comparera:

(1) bnan aXam amQWran 
ils ont maison grande 
construit (Ex.Dir.) (Adjectif)
="ils ont construit une grande maison"

et,
(2) bnan aXam mQWrn

ils ont maison étant-grand
construit (Ex.Dir.) (Prédicatoïde verbal)
="ils ont construitfune grande maison,

Lune maison qui est grande".

Parmi les membres de 1'archi-classe du Nom, ce type 
d'expansion ne peut se rattacher qu'aux monèmes libres:

1- les lexèmes nominaux
2- les substituts indépendants :

. pronoms personnels indépendants

. les déïctiques

. les indéfinis

. les interrogatifs

L'expansion peut être directe; elle suit de façon im
médiate son point d'incidence nominal sans autre indicateur 
de fonction que la position:
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... Nominal déterminé Prédicatoïde déterminant...

ex :

(3) argaz nya - n3 ism-is mhnd
homme ont tué-ils, nom-son Mhnd
(Nom) (Prédicatoïde) (S.P.N.)

="l'homme (qu')ils ont tué, son nom (est) Mhend"

Elle peut-être indirecte; elle est rattachée au nomi
nal par l'intermédiaire d'une unité appartenant à un paradigme 
fermé que l'on dénommera provisoirement "relatifs".

...Nominal déterminé -«--  "relatif" Prédicatoïde
déterminant * . .

(4) argaz uliud y - Da, -ism-is mfynd 
homme avec qui il-est parti, nom-son Mhnd

("relatif")
="1'homme avec lequel il est parti, son nom est Mhend"

29*2. La dépendance vis-à-vis du nominal est aisément véri
fiable même lorsque le prédicatoïde détermine directement un 
nom en fonction prédicative:

(5) d aXam mQW rn
act. maison étant grande

(Prédicat) ("prédicatoïde verbal)
="c'est une fmaison (qui) est grande 

grande maison"

Le prédicatoïde ne peut-être déplacé et éloigné de l'é
lément nominal qui lui sert de point d'incidence. Sous peine de
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détruire l’énoncé, la permutation n'est. possible que si elle 
concerne en même temps le nominal et son déterminant:

(3b) ism-is Mfyndj avgaz nya-n
’’son nom est Mhend, l'homme qu’ils ont tué"

(4b) ism-is Mhndj avgaz uüud y~Da
"son nom est Mhend, l'homme avec lequel il est parti"

Le nominal et le prédicatoïde constituent un groupe 
unique (solidarité syntagmatique) et, ce dernier est un élément 
subordonné au nominal puisqu'il peut être supprimé sans qu'il 
y ait destruction de l’énoncé:
— »- (3c) argaz, ism-is Mhnd

"l’homme, son nom est Mhend"

Le syntagme prédicatoïde est un déterminant qui n'en
tretient de rapports avec le reste de l'énoncé que par l'inter
médiaire d'un relai nominal. Qu'il soit direct ou indirect, on 
retiendra l'appellation traditionnelle de "(syntagme) relatif",
"(expansion/proposition) relative"

29.3. VALEUR:

Cette expansion détermine son point d'incidence nominal 
de manière tout à fait comparable à l'adjectif. Lorsque le pré
dicatoïde est verbal -ce qui est le cas prédominant-, il s'en 
distingue cependant par deux traits syntaxico-sémantiques im
portants :

. le déterminant verbal admet toute une série d'expansions 
nominales exclues pour l'adjectif: Ex. Réf., Ex. Dir., Ex. Ind., 
On a affaire à une expansion nettement; plus complexe, capable 
de véhiculer des déterminations beaucoup plus riches et diver
sifiées.
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. Il est associé à des modalités inconnues de l'adjectif:

- modalités aspectuelles
- modalités d'orientation syntaxique
- modalités d'orientation spatiale
- modalité négative

et, dans le cas où il n'y a pas neutralisation des oppositions 
de personnes ("participe", § 29.6.-29.7.),

- modalités personnelles.

29.4. L ’opposition sémantique qui en résulte est particuliè
rement nette pour la sous-catégorie des verbes d'Etat (§ 5.4.- 
5.7.) qui ont un adjectif qui leur correspond:

Déterminant Verbal 'v Déterminant Nominal (adjectif) 
(6a) aqsiê mQW r-n (7)aqdis amQW ran

garçon étant grand garçon grand
(prédicatoïde 
verbal + 
participe)

(adjectif)
="un/le grand garçon"

="un/le garçon qui est 
grand"

(6b) aqsis y-TïmYur-n 
étant grand

+
Aor.Int.

="un/le garçon qui grandit"

(6c) aqsis ara y-imyur-n

Non- étant grand 
Réel

="un/le garçon qui grandira"
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(6d) aqiii uv n-T'imyuv
nég. étant grand

+
Aor.Int.

="un/le garçon qui ne grandi(t)/ra pas" 
etc...

RELATION NOMINAL DETERMINE --  PREDICATOIDE
DETERMINANT.

29.5. La relation entre le nominal déterminé et le prédica- 
toïde déterminant est en réalité à double sens: l’antécédent 
nominal assure de son.côté une fonction particulière par rap
port au prédicatoïde.

La transformation de l'expansion en un énoncé indépen
dant permet de mettre en évidence ce rapport :

(8) avgaz uüud y - Da. . .

+ E. A.
="il est parti avec un homme"

dans cet -exemple, le nominal avgaz est une Expansion Indirecte 
introduite par le fonctionnel uHd/d3 "avec".

homme avec qui il-est parti
--- >-wvgaz

énoncé
indépendant il-est parti avec homme

Les trois types fondamentaux d ’expansions nominales' 
sont représentés; le point d'incidence peut être par rapport 
au noyau prédicatoïde:
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1°) Expansion Indirecte, énoncés (4), (8): il s’agit tou
jours d ’une relative indirecte (introduite par un "relatif",
§ 29.9.-29.31.).

2°) Expansion directe ou Expansion Référentielle: la sé
quence peut être directe ou indirecte (=introduite par le "re
latif" ay/i3 § 29.l8.-29.29.).

(a) Expansion Directe:
- séquence directe: argaz nya - n 

homme ont tué-ils 
="l'homme qu'ils ont tué"

- séquence indirecte : 
("relatif" ay/i )

-énoncé indépendant :

argaz  ̂ inya - n 
l'homme que ont tué-ils 

="l'homme qu'ils ont tué..." 
nya - n argaz 
"ils ont tué (un) homme.

Dans ce cas, le prédicatoïde verbal ne subit aucune modifica
tion formelle; il conserve notamment ses oppositions de per
sonnes :

(9) argaz nya-n3 ism-is mïind 
y-nya(="il-a tué") 
nyi-y(="j 'ai tué") 

etc...
="l'homme qu'fils ont tué..."

il a tué 
j 'ai tué

29.6. (b) Expansion Référentielle: le "PARTICIPE"

Le déterminant verbal prend une forme particulière dite tradi
tionnellement "participe" (§ 5.9 -— 5-10.) caractérisée par la 
neutralisation totale des oppositions personnelles; le verbe 
est alors incompatible avec les indices de personnes:
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. Séquence directe:
(10a) argaz y-nya-n} ism-is mhnd 

déterminant 
verbal direct 
"participe"

(="ayant tué")
ou,

. Séquence indirecte:(+ "relatif" ay/i ):
(10b) argaz i- y - nya-n} ism-is mhnd

"rela- déterminant 
tif" verbal indirect 

"participe"
="l’homme qui a tué, son nom est Mhend"

— ■— Enoncé indépendant: y - nya wrgaz
il-a tué homme 

+E. A.
="i1 a tué, 1 ’homme, 

l ’homme a tué"
Le prédicatoîde y-nya-n (="ayant tué")conservera la même for
me si l'on fait varier son antécédent:
— (a) irgazn y - nyans . . .

"les hommes qui ont tué..."
-- »- (b) tilawin y - nyan3...

"les femmes qui ont tué..."
—'— *- (c) tamTut y - nyan3 . . .

"la femme qui a tué..."
—— >- (d) nK y - nyan3 . . .

"moi qui ai tué..."
29*7. La forme dite "participe" (y---n+ neutralisation des
oppositions de personne) permet ainsi la distinction entre les 
fonctions "Expansion Référentielle" ^ "Expansion Directe" du
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nominal antécédent:

Nominal déterminé + Prédicatoïde Verbal déterminant

La fonction du relais nominal vis-à-vis du verbe déter
minant peut aussi être mise en évidence sur la base du critère 
de la saturation.

Lorsque le nominal est dans un rapport d'Expansion 
Directe, il sera impossible d'introduire dans l'expansion re
lative un nom ou un pronom assurant cette fonction.

Inversement, si l'antécédent est 1'Expansion Référen
tielle du prédicatoïde, le syntagme n'admettra pas de monème 
qui aurait cette fonction.

29.8. En plus de la forme "participe" qüi apparaît dans les 
conditions dégagées précédemment, le déterminant verbal (direct 
ou indirect) présente certaines caractéristiques formelles 
qui l'opposent assez nettement à l'expansion verbale primaire 
(non-relative, chap. 30).

Ces traits morphologiques sont des critères complémen
taires utiles pour l'identification du statut syntaxique des 
prédicatoïdes.

1- Les monèmes satellites du verbe (pronoms affixes, moda
lités d'orientation) qui accompagnent éventuellement le verbe, 
le précèdent obligatoirement, contrairement, à ce que l'on relève

(a) (=Ex, Réf.)
(b) (=Ex. Dir.)

(Verbe à la forme "participe") 
(Verbe à la forme normale)

AUTRES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DU 
DETERMINANT VERBAL:
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pour les expansions verbales primaires dans lesquelles l'ordre 
habituel (post-posés) est conservé (voir § 30.23-)•

2- La modalité pré-verbale "non-réel", ad prend obligatoire
ment la forme ara qui maintient la distinction expansion 
prédicatoïde relative ^ non-relative puisque la présence de la 
modalité "non-réel" entraîne toujours, quel que soit le statut 
du syntagme, l'attraction des monèmes satellites devant le 
verbe (voir § 5.28.-5.30.).

"RELATIFS" et "SUPPORTS de DETERMINATION".

29-9- La relative .peut donc être reliée à son point d'incidence 
nominal par des unités d'origine diverse, constituant un inven
taire fermé, selon le schéma:

S.P.V./non-V. Nominal

i-------------
! "relatif"

!i Prédicatoïde i___________
(11) y - Ga wid uHud y - Da

il-a laissé ceux avec qui ll-est parti
(S.P.V.) (Nominal/ ("relatif") (prédicatoïde 

Ex.Dir.) verbal)

Les berbèrisants adoptent souvent le terme de "pronoms 
relatifs" pour dénommer les monèmes introduisant un syntagme 
relatif. Deux exceptions de taille pourtant: A. BASSET et L. 
GALAND qui, tout en conservant la notion de "proposition rela
tive", refusent de parler de "pronoms relatifs". Pour ces au
teurs, il est :
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"... aujourd'hui établi, que le berbère n'a pas de pro
noms relatifs..." (GALAND, 1974a, p. 208).

Cette affirmation paraît initialement fondée sur le 
constat de l'hétérogénéité profonde du paradigme des "relatifs": 
il est entièrement constitué d'unités grammaticales assurant 
par ailleurs d'autres fonctions.
On y relève:

-(a), des prépositions (§8.1...) employées telles quelles. 
-(b). des pronoms interrogatifs (d'où le terme d'"interro-- 

relatifs" de BENTOLILA, 1974). Ces unités sont elles-mêmes sou
vent apparentées aux prépositions du point de vue de leurs si
gnifiants .

-(c). le pronom indéfini ay ( § 7.10.-7 .11.)
-(d). des complexes secondaires combinant l'élément ay et 

une préposition.

Les "relatifs" ne constituent pas,à l'évidence, une 
classe spécifique de monèmes.

29.10. A partir de la position classique de BASSET, L. GALAND 
(1969a,p. 96-99 et 1974aJa développé une analyse qui, parado
xalement, semble réintroduire l'idée d'un paradigme spécifique.

Il rejette le concept de "pronom relatif" pour le rem
placer par celui de "support de détermination", dont il donne 
la définition suivante:

"nominal dont la fonction est de recevoir un détermi
nant; éléments démonstratifs, proposition relative ou complé
ment déterminatif..." (1969a, p. 96).

Plus loin, il justifie cette appellation nouvelle par 
le souci de bien mettre en évidence ce qui serait une particu
larité syntaxique du berbère:
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r

"... le support de détermination ne doit pas être con
fondu avec un pronom relatif, puisque, dans l'état actuel de 
la langue, il est proprement l'antécédent de la proposition 
relative." (1969a, p. 97)

La validité du dernier argument paraît limitée; des 
énoncés français comme:

(12a) j'e n'ai pas vu l'homme qui est entré 
(12b) j'e n ’ai pas vu qui est entré

montrent que le monème qui peut très bien introduire une rela
tive sans la présence d'un antécédent nominal explicite et, 
qu'il est, selon la formule de GALAND, "lui-même l'antécédent 
de la proposition relative".

Il s'agit d'ailleurs d'un fait bien connu puisque 
MAROUZEAU pose que le "pronom relatif":

"... rattache une proposition, dite elle même relative 
à un terme soit précédemment énoncé[...], soit simplement con
cevable..." (1969, p. 199)

Il n'y a là aucune particularité qui établirait la spé
cificité du "support" berbère par rapport au "relatif" classi
que .

29.ll. La présentation de GALAND se fonde essentiellement 
sur les faits touaregs; comme le montre son article (1974a), 
les "supports de détermination" y fonctionnent effectivement 
comme tels: ils peuvent introduire des expansions très diverses 
(déterminants déîctiques, nominaux, prédicatoîdes).

La situation n'est pas (ou plus ?) la même en kabyle, 
et, sans doute dans tout le berbère Nord.
Ces unités, à l'exception de ay/i (voir § 29.18.),
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ne peuvent précéder qu'une expansion prédicatoïde.

L. GALAND reconnaît d'ailleurs la diversité potentielle 
des systèmes puisqu'il écrit:

"... mais à partir de ces bases communes, chacun des 
parlers a élaboré son propre système d'éléments supports et 
l'étude détaillée reste à faire." (1969a, p. 97)

29.12. Mais la difficulté essentielle de cette présen
tation est qu'elle ne distingue pas très clairement entre 
classe et fonction et qu'elle ne pousse pas l'analyse monématique jusqu'à 
son terme.

Elle semble poser une sous-catégorie nominale des sup
ports de détermination. Cette position est peut-être valable

(3 3 )en touareg (encore qu'il soit permis d'en douter ); elle 
ne l'est certainement pas en kabyle.

La description de GALAND isole (indûment, selon nous), 
les "relatifs" (pro)nominaux de l'ensemble du paradigme auquel 
ils appartiennent.

(33) il n'est d'ailleurs pas évident que, dans le détail, le 
système touareg soit le plus "ancien". L'emploi, en kabyle, 
des "prépositions" et des "interrogatifs" en tant que "relatifs" 
peut apparaître comme plus archaïque (d'autant que le même fait 
est sporadiquement attesté en touareg). L'utilisation quasi-- 
systématique d'un "support de détermination" devant l'expansion 
nominale déterminâtive en touareg peut être un phénomène secon- 
diare expressif ("insistance-reprise"):
. Touareg: a fus wa n tamet ="la main de la femme" 

main celle de femme 
. Kabyle: a fus n tmTut

="la main de la femme"
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29-13- Or, si l'on considère la totalité des unités suscepti
bles d'apparaître dans le même environnement, on est amené à 
des conclusions fort différentes: les monèmes "relatifs" (in
troducteurs de déterminants prédicatoîdes du nom) appartiennent 
à des catégories grammaticales hétérogènes et ne sont pas tous 
des (pro)nominaux.

De plus, on verra ci-dessous (§.29 -14 .-29 •-17 • ) que 
ces pronominaux sont l'amalgame d'un nominal et d'un fonction
nel. Il s'ensuit que la notion de "support de détermination" 
repose largement sur. une illusion: ces séquences ne représen
tent en réalité qu'un cas particulier de la relation:

Centre Verbal-*---  Indicateur de fonction-*--- >-NOM

(= Expansion Nominale Indirecte)

Le rapport est simplement inversé sur l'axe syntagmatique puis
qu'il s'agit en l'espèce de la fonction du Nominal (déterminé) 
vi-à-vis du Prédicatoîde (déterminant),selon le schéma:

NOMINAL Prédicatoîde Verbal
•fonct i onne 1

Seul le pronom indéfini ay/i "ce (que)" est exclusive
ment un nominal et tend à se spécialiser dans la fonction de 
"support de détermination" (voir §.29.18.-29.28.).

Naturellement, l'hétérogénéité du paradigme se traduit 
par une certaine diversité de fonctionnement des unités qui 
peuvent apparaître dans ce contexte.

On doit fondamentalement distinguer entre:
a)- les fonctionnels
b)- les (pro)nominaux.
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Ce sont surtout ces derniers qui doivent faire l'objet 
d'une approche détaillée car ce sont en fait des amalgames am
bivalents, susceptibles d'apparaître dans des structures dis- 
inctes.

29.14. LES PREPOSITIONS

Les prépositions ne sont attestées que précédées d'un 
relais nominal dont elles indiquent la fonction vis-à-vis du 
noyau prédicatoîde. Ce sont de stricts fonctionnels dont la 
particularité est de pouvoir relier un déterminant verbal à 
un point d'incidence nominal.

Ils ont souvent une connotation archaïque et sont par
ticulièrement fréquents dans le discours soutenu, littéraire 
ou religieux:

(13)... a Nbi s n - umn..\
0 prophète avec nous-croyons..."
="0 prophète en qui nous croyons..."

(14)... akal f n - TVu... 
terre sur nous-marchons
="la terre sur laquelle nous marchons"...

29.15. LES PRONOMINAUX (Interrogatifs)

Ils doivent être considérés comme l'amalgame d'un no- 
( 34 )mmal et d'un fonctionnel .

(34) ce qui correspond d'ailleurs à la réalité diachronique 
pour une bonne partie d'entre eux.
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En tant que nominaux ( § 17 . 5 .-17-. 17 . ), ils peuvent 
recevoir une expansion prédicatoïde directe; ils sont alors 
tout à fait assimilables aux lexèmes nominaux avec lesquels 
ils commutent:

. anda, "où, l'endroit où"

(15) Sn - y anda y-zdy 
sais-je où il-habite

="je sais où il habite" 
anda commute avec tous les noms sémantiquement compatibles 
avec le contexte:

(16) Sn-y anda y-zdy
-taDart (="village")
-aXam (="maison") 
etc. . .

Par leur forme, ils impliquent simultanément une rela
tion particulière entre eux-même et le prédicatoïde (§ 29 - 5 - ) :

anda ^ uliud ^ umi
"dans lequel" "avec lequel" "à qui"

SEQUENCE RELATIVE DIRECTE :
'nominal (déterminé)

PRONOM INTERROGATIF = ■4 +
_ fonctionnel (-*— — prédicatoïde)

Parallèlement, une partie des interrogatifs peut appa
raître après un nominal dont ils indiquent la relation vis-à- 
vis du noyau prédicatoïde (^séquence relative indirecte).
Le monème n'est plus alors qu'un fonctionnel établissant un 
rapport particulier entre un nominal déterminé et son déter
minant prédicatoïde:
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(17) Sn-y aXam anda y-zdy

-je maison où il-habite 
="je connais la maison où il habite"

(18) zvi - y win uÜud y-Da

ai vu-je celui avec il-est parti 
= "j’ai vu celui avec qui il est parti"

29.16. Dans ce contexte, les unités anda, uTiud. . . cessent 
d ’appartenir au paradigme illimité des noms; elles ne commutent 
plus qu’avec une liste strictement fermée de monèmes: les pré
positions susceptibles d ’apparaître devant un déterminant 
prédicatoïde. Ce sont alors des grammaticaux établissant une 
relation particulière entre le nominal et le prédicatoïde, 
c’est-à-dire de simples fonctionnels:

SEQUENCE RELATIVE INDIRECTE 
Interrogatif = fonctionnel

------------------ 1------
(Nominal)

L ’interrogatif peut aisément être remplacé par la 
préposition correspondante:

(17a) Sny- aXam anda y- zdy

="je connais la maison où il habite"
(17b) Sny- aXam dg y-zdy

="je connais la maison dans il habite"
(laquelle)

Les deux énoncés étant sémantiquement équivalents.

Pour éviter toute erreur d ’analyse des énoncés berbères, 
on aura intérêt à toujours rechercher pour la traduction fran- 
çaise :



- 394 -

- une forme à composante nominale pour la séquence directe 
(interrogatif = amalgame Nom + Fonctionnel):

(19a) Tu - y anda y - mdl
="j’ai oublié le lieu où il est enterré"

- une forme à composante prépositionnelle pour la séquence 
indirecte (interrogatif = Fonctionnel):

(19b) Tuy- amKan anda y - mdl
="j'ai oublié l ’endroit dans il est enterré"

(lequel)

29.17. Il existe en fait une certaine complémentarité entre 
les deux sous-ensembles (prépositions/pronominaux);

- après Nom (séquence relative indirecte)
--- *- (20a) . . . tamurt dg Lan yilfan

pays dans ils-sont sangliers 
="...pays dans lequel il y a des sangliers"

la préposition dg, "dans", est sans doute plus fréquente, mais 
le pronominal anda, "où", serait parfaitement admissible (et 
équivalent):
--- *- (20b) . . .tamurt anda Lan yilfan

pays où ils-sont sangliers 
="... pays où il y a des sangliers"

Par contre,
- s’il n ’y a pas de relais nominal (séquence relative direc

te), seul le pronominal anda est possible:
---(20c) y - Sn anda Lan yilfan

il-sait où ils sont sangliers 
="il sait où il y a des sangliers"

La préposition dgest absolument exclue.
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La même répartition est vérifiée pour:
Séquence Indirecte : Séquence Directe :
(Nominal

1
Explicite) (Nominal implicite

I
dg ou anda -"dans quoi"- 1

anda
dg way dg dg way d<

. (y)f ou (y)f way dg-"suv quoi"- (y)f way

. si/sG ou ansi -"d'où"- ansi
1. S ou s way s -"avec quoi"- s way s

. d ou uüud -"avec qui"- uUud
2. s ou sani -"vers où"- sani

. y r ou (s)aniyr -"vers où"- ( s)aniyr

■"V
( s)aniwr

j
( s)aniwr

variantes libres/ 
stylistiques

29*18. LE PRONOM INDEFINI ay/i : Support de détermination.
Cette unité présente certaines particularités de fonc

tionnement que BASSET et GALAND ont déjà mis en évidence pour 
une large part; ce dernier a entièrement raison d'écrire à pro
pos des syntagmes comportant ce monème:

"Mais on n'explique rien si l'on se contente d'étudier 
cette construction en même temps que les propositions relatives, 
comme si elles n'en étaient qu'un cas particulier."
(GALAND, 1957, p* 29)*

Variété du syntagme déterminant :

. ay : "support de détermination universel".
Ce monème peut introduire des expansions de structures les plus 
diverses :
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1. des prédicatoîdes verbaux comme to.us les "relatifs";

2. des prédicatoîdes non-verbaux exclus pour les autres 
"relatifs". Les prédicatoîdes du type d + Nom sont particuliè
rement fréquents:

(21) d win ay/i d argaz-is 
Aux.Préd. celui-là que Aux.Préd.+ homme-son
="c'est celui-là qui est son mari"

Mais les autres types de S.P.N. ( n + Nom) ne sont pas exclus:
(22) d win ay in-s 

act. celui-là que de lui
="c'est celui-là qui est à lui"

3. des déterminations non-prédicatoîdes diverses:
. déîctiques: -a, "proximité"

-n/Ni , "absence, éloignement"

(23) d nK ay-a 
act. moi que-ci
="c’est moi que voici" (voir § 33 .15.-33.16.)

29-19 . nominales: (autonomisées ou autonomes)
(24) d aXam - iw i Nig-sn

act. maison-ma que au-dessus-eux 
="c’est ma maison qui est au-dessus de la leur"

(25) d ayla- w i da 
act. bien-mon que là
="c,est mon bien qui est là"

(26) d tamyra i aS-a
act. fête que aujourd’hui 

="c'est la fête qui a lieu aujourd'hui"
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29-20 . ay/i : nominal pur.

Contrairement à ses congénères interrogatifs, l'indéfini ay 
n'est pas l'amalgame d'un nom et d'un fonctionnel: il ne com
porte jamais l'indication d'un rapport syntaxique particulier 
(= nominal pur).

En tant que Nominal, il reçoit une expansion relative 
qui peut être:

a) directe: ...ay + prédicatoïde
(Nominal)

ou,
b) indirecte ... ay + fonctionnel + prédicatoïde

(Nominal)

R E L A T I V E  D I R E C T E :

ay peut représenter aussi bien 1 'Expansion Référentielle du 
déterminant verbal que son Expansion Directe:

. . . ay --- Prédicatoïde verbal
(Ex.Réf./Ex.Dir.)

(27) y - Tic ay y - âa yur-ny 
il-a oublié, ce il-a mangé chez-nous
="il a oublié tout ce qu'il a mangé chez nous" 

ay = Ex. Dir. de y-Ca (commute avec ayrum3 "pain"
aksum, "viande" etc...)

y»(28) y - Ca ay D y-ugar-n 
il-a mangé ce ici restant

(participe)
=il a mangé ce qui restait" 

ay - Ex. Réf. de yugarn.
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Dans ce contexte, ay est le plus souvent associé à la 
modalité nominale locative-déïctique "d'absence-éloignement"
(-n /-Ni ).

29.21. RELATIVE INDIRECTE:
ay peut être accompagné d'un fonctionnel (préposition) indiquant 
l'existence d'une relation particulière avec le .prédicatoïde 
verbal :

(29) d ayDid i dg T'aRan aman
Aux. outre ce dans ils mettent eau 
Préd.
="c'est dans l'outre que l'on met l'eau"

La combinaison ay/i + fonctionnel prend des formes diverses; 
on relève aussi bien:

(1 ) que (2)
i dg - "ce(que)dans" = (d)g way
i sG - "ce(que)de, d'où" = sG way
i (Y)f= "ce(que) sur" = (y)f way
i yv - "ce(que) vers = yv way

Par leur stabilité et leur fréquence dans certains parlers, 
ces complexes sont certainement l'indice

- d'une tendance à la constitution d'un paradigme de supports 
spécifiques,

- d'une tendance à la pronominalisation des éléments supports 
d'origine prépositionnelle; combiné au nominal ay/i, le sup
port prépositionnel acquiert des latitudes fonctionnelles simi
laires à celles des "relatifs" pronominaux. Ils peuvent notam
ment se passer de point d'incidence nominal (explicite) puis
qu'ils amalgament un substitut nominal et.un fonctionnel.

Du point de vue de la dynamique de la langue, ces formes repré
sentent l'amorce d'une homogénéisation du paradigme.
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ay/i peut donc être employé dans tous les syntagmes relatifs 
à noyau verbal, indépendamment de la relation qui existe entre 
lui-même et le prédicatoïde. Ce rapport étant marqué 
(voir § 29.5.-29.6.)

. par l'opposition "participe" ^ "forme normale"
(=Ex. Réf.) (=Ex. Dir.)

ou,
. par un fonctionnel (=Ex. Indirecte)

29.22. ay3 (après nominal): "relais de disjonction"

Le monème ay peut apparaître entre un nominal déterminé (quelle 
que soit sa fonction) et leprédicatoïde; le nominal est un le- 
xème ou un substitut indépendant quelconque, y compris l'un 
des"relatifs" pronominaux:

... Nominal + (fonctionnel) + ay + Prédicatoïde

- fonctionnel = préposition ou interrogatif en emploi de
fonctionnel

- Nominal =.lexème nominal
.substitut indépendant 
(dont les interrogatifs et l'indéfini ay)

Ex:
(30a) Sn-y anda y-zdy

= "je sais où il habite"
et,

(30b) Sn-y anda i y - zdy 
+monème ay = "je sais où (qu')il habite"
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(31a) Tf-n argaz y - ukr - n
ils ont pris homme ayant volé 

"participe"
="ils ont pris l'homme qui a volé"

(31b) Tf - n argaz i yukvn
ils ont pris homme que ayant volé 

="ils ont pris l'homme qui a volé"

On relève même des combinaisons ay(-n) + ay/i:
Y(32) y - Tu ay-n i y - Ca yur-ny

il-a oublié ce que que il-a mangé chez nous 
="il a oublié (tout) ce qu'il a mangé chez nous"

Dans ce cadre syntagmatique bien précis (ay/i suivant 
un nominal en fonction d'expansion), les deux constructions 
(avec/sans ay )parais sent quasiment équivalentes; on ne décèle 
aucune différence sémantique entre:

- (30a) et (30b)
- (31a) et (31b)

Ici ay est un support redondant et les deux successions sont 
les variantes libres d'une même structure.

29.23. Mais le rôle du monème ay apparaît avec netteté si 
l'on oppose sa présence à son absence après un prédicat nomi
nal;
le cas de la séquence

d + Nom + ay + prédicatoïde 
Aux.
Préd.

est tout à fait démonstratif à cet égard.

Dans l'énoncé (33a), le prédicatoïde appartient au 
même syntagme que le nominal qu'il détermine:
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(33a) d tamyart i-krh-n tislit 
Aux. vieille/ détestant bru+
Préd. belle-mère participe 
="c’est une belle-mère qui déteste/détestant sa bru"

29.24. L ’énoncé est constitué d'un syntagme unique.
Le prédicatoïde est le déterminant du lexème prédicatif 
tamyart.

L'expansion prédicatoïde est le strict déterminant de 
l'unité nominale avec laquelle elle constitue un syntagme uni
que et homogène.

Elle a une incidence ponctuelle qui donne au nominal 
déterminé une valeur de défini. L'expansion a la même influence 
qu'une modalité spécifique (déïctique ou personnelle): 
elle individualise et identifie le réfèrent du nominal.
Tandis qu'en:

(33b) d tamyart ay i-krh-n tislit 
Aux. vieille ce haïr bru+
Préd. participe
="c’est la belle-mère qui exècre sa bru,

ce sont les belles-mères qui exècrent leurs brus" 
(affirmation générale, non limitée à un individu comme en 
29/33a).

le pronom ay/i est le support-relais du prédicatoïde 
qui ne se rattache au nominal déterminé que par cet intermédi
aire. Le monème ay/i a, selon la formule de BASSET (19502?), un 
"rôle de dédoublement syntaxique" : il se crée par le rattache
ment du prédicatoïde à un intermédiaire pronominal indéfini, 
une rupture au sein de l'énoncé.
Le nominal point d ’incidence prend alors une valeur d 'indéfini.
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L'opposition entre présence ~ absence du monème ay 3 
peut être schématisée:

(a) Syntagme (x) -«-- Syntagme (z)
relation directe = valeur définie

(b) Syntagme (x) ---  ay ► Syntagme (z)
relation indirecte = valeur indéfinie 

La relation (x) -«—  (z) est médiatisée par la présence du 
substitut indéfini.

29.25. Après un nominal ay joue le rôle de relais aisjonctif.
Il vient d'ailleurs, le plus souvent, renforcer une mise en 
relief prosodique du segment précédent (voir "Thématisation", 
§.33.9.-33.16.).

L'expansion prédicatoïde est un syntagme autonome qui 
détermine l'énoncé dans sa globalité et non une unité particu
lière .

La différence est particulièrement sensible en ce qui 
concerne la déplaçabilité et la possibilité de thématisation. 
L'expansion à relais ay peut très facilement être éloignée du 
prédicat nominal et occuper la position initiale de phrase; 
elle fait alors l'objet d'une mise en relief prosodique qui 
en fait un "indicateur de thème":

(#)(33c) ay ikrhn tislit sd tamyart

=" ce qui déteste (la) bru, c'est (la)belle-mère" 
Permutation strictement impossible dans l'énoncé sans relais 
(29/33a).

L'opposition entre les deux séquences est encore plus 
claire à partir des questions auxquelles chacune d'elles répond:

(33a) — *-Q.= d asu-T' ? ="qu'est ce que c’est (elle)?"
wi-T'-ilan ? ="qui est-ce (elle)?"
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R.- d tamyart ikrhn tislit
="c'est une vieille haïssant sa bru"

(33b) -- >Q.= wi -ikrhn tislit ?
="qui haït la/sa bru"

R. = d tamyart ay ikrhn tislit
="c'est la vieille qui haït sa bru"

Du point de vue énonciatique, la séquence normale (a) 
peut être, dans tous les cas, considérée comme une information 
globalement nouvelle. Elle ne recèle aucun présupposé.

Par contre, dans la séquence à relais (b), le fait 
d'expérience correspondant à l'expansion prédicatoïde est déjà 
connu, et l'information porte essentiellement sur la'première 
partie de la phrase.

29.26. Le même rôle de disjonction syntagmatique est vérifié 
lorsque l'indéfini ay est associé à un fonctionnel.

(34a) d ayDid dg T'aRan aman
Aux. outre dans ils mettent eau 
Préd. ("prép.")
="c'est [1'outre dans laquelle ils mettent de l'eau" 

cette outre 
(--*- outre particulière, bien définie)
s'opposent nettement à:

f 34b ) d ayDid i dg T'aRan aman
(+ay/i) c'est outre ce dans ils mettent eaux

="c'est dans l'/une outre que l'on met l'eau"
(-- *- information générale)
(b) supporte parfaitement la permutation, tout à fait exclue 
pour (a ),
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(34c) i, dg T'aRan aman3
= "ce dans quoi l'on met l'eau

T'aRan aman3 d ayDid 
c'est l'outre"

29.27. NEUTRALISATIONS DE L'OPPOSITION PRESENCE 'v ABSENCE 
DU RELAIS DE DISJONCTION ay.

Lorsque le syntagme prédicatoîde comporte un substitut affixe 
(direct/indirect) ou une modalité d'orientation spatiale (-D/-n) 3 
seule la séquence à relais peut apparaître:

. Enoncés sans affixes (distinction maintenue):

(35a) d nK y-uwt-n

La présence du relais ay/i est obligatoire; le syntagme prédi
catoîde a toutes les possibilités de permutations liées au 
relais nominal i :

Aux. moi ayant frappé 
Préd. ("participe")
="c'est moi ayant frappé..."

(35b) d nK ay y-uwt-n
="c'est moi qui ait frappé"

. Enoncés avec affixes (neutralisation)

(35c) d nK m  t y-uwt-n
="c'est moi qui l'ai frappé"

(35d) i t y-uwt-n3 d nK
ce le ayant-frappé Aux. moi 

Préd.
="celui qui l'a frappé, c'est moi"

Lorsque le prédicatoîde est accompagné de la négation, 
le pronom relais aw est exclu:
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. Enoncés affirmatifs (distinction maintenue):
(36a) d aksum y - Ca..

="c’est (la)viande (qu’)il-a mangé"...
~ (36b) d aksum ay i - Ca

="c’est (de la) viande qu’il-a mangé"

. Enoncé négatif (neutralisation)
(36c) d akaum uv y - Ci

c’est viande nég. il-a mangé 
= ’’c ’est de la viande qu’il n ’a pas mangé"

29-28. Mais dans ce cas aussi, le syntagme prédicatoîde con
serve les possibilités de permutation liées à la présence du 
relais nominal ay :

(36d) uv y - ci d aksum 
nég, il-a mangé Aux, viande 

Préd.
= ’’ce qu’il n ’a pas mangé, c’est de la viande"
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29.29. UNITES POUVANT INTRODUIRE UN DETERMINANT
PREDICATOÏDE (INVENTAIRE):

. Pronom Indéfini ay/i3 "ce (que)"
(relais de disjonction)

. Fonctionnels (prépositions): demandent obligatoire
ment un point de rattachement nominal.

- dg : "dans quoi, où" (< dg/dG "dans")
--synthèmes à composante pronominale ay/i:

i dg 
dG way
dG way dG (^interrogatif)

s : "avec quoi" ( < s, "avec", instrumental)
-- >- synthèmes (+ay/i ):

i s 
s way
s way s (interrogatif)

est très littéraire et fortement concurrencé par s way s.

si/sG: "d'où" ( < si, sG3 "de, provenance" )
--- *- synthèmes (+ay/i):

i s G 
sG way
sG way dg (^interrogatif)

si/sG est concurrencé, en outre, par 1'interrogatif ansi.

- (y)f: "sur quoi" ( < (y)f, "sur")
-- >■ synthèmes {+ay/i )

■ iyf* if
. (y)f way
• ( y)f way dG (^interrogatif)
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29.30.
yur : "chez qui"

< yur3 "chez" 
concurrencé par 1'interrogatif apparenté uyur

- (s)Nig : "au-dessus de quoi"
<(s)Nig3 "au-dessus de"

- (s)Daw : "au-dessous de quoi"
<(s) Dabi, "au-dessous de"

yr "vers quoi" ( < yv, "vers")
-- *- synthèmes (+ay/i)
• i yr
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29-31- Les Pronominaux (Interrogatifs)-:
(fonctionnent - sans antécédent nominal

= amalgames Nom + fonctionnel
- avec antécédent nominal 

= fonctionnel )
- umi: "à qui, auquel..."

(Touareg mi s "qui?")
-- *■ préposition i , "à, pour"
(transformation en énoncé indépendant).

- uüud: 'avec qui"
» préposition akwd3 uZd} d, "avec"

- uyur: "chez qui"

- anda: "où, dans lequel" 
-*■ dg, "dans"

"d'où, duquel, de laquelle (provenance)" 
préposition si/sGs "de (provenance)"

- sani(-yr): "vers où, vers le/la quel/le"
-- ► prépositions s et yr, "vers"

Les autres interrogatifs (voir § 7.12-14) fonctionnent comme 
de simples nominaux, jamais comme des fonctionnels.



30, EXPANSIONSPREDICATOÏDES PRIMAIRES

A. EXPANSIONS PREDICATOÏDES PRIMAIRES 
DIRECTES:
"Les verbes opérateurs"

B. EXPANSIONS PREDICATOÏDES PRIMAIRES 
INDIRECTES.
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30. EXPANSIONS PREDICATOÏDES PRIMAIRES:

Subordination et coordination.

30.1. Il n'y a pas lieu d'établir de distinction tranchée en 
fonction de la nature (Verbe/Nom, ou autre) du prédicat et du 
prédicatoîde.

Les mêmes types &'expansions, 
cédés, se' retrouvent quelle que soit 
taxiques en présence.'-

Tous les cas de figures théoriquement possibles sont 
effectivement attestés:

(a) S.P.V. •«-----Prédicatoîde Verbal
(b) S.P.V. -«-----Prédicatoîde non-Verbal
(c) S.P.non-V. -■ - Prédicatoîde Verbal
(d) S.P.non-V. -«-----Prédicatoîde non-Verbal.

L'expansion prédicatoîde peut être directe (=sans indi
cateur monêmat'ique de dépendance), ou indirecte (avec monème 
subordonnant).

reliés par les mêmes pro- 
la nature des noyaux syn-

Dans les deux cas, l'analyse rencontre un problème iden
tique: celui des critères permettant de distinguer subordina
tion et coordination (ou indépendance).
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A. EXPANSION PREDICATOIDE PRIMAIRE DIRECTE:
"Verbes Opérateurs"

30.2. Certains verbes que l'on qualifiera de "verbes opéra
teurs" (GROSS, 1968) peuvent être suivis directement par un 
second verbe que l'on doit considérer comme subordonné, bien 
qu'il n'y ait aucune marque monématique de dépendance.

Comme la forme fondamentale de la coordination est la 
juxtaposition (voir § 31.2.) le problème se pose de savoir s’il 
y a vraiment lieu d'opérer une distinction entre subordination 
et coordination,

Les deux types de successions se passent d’indicateur 
monématique (coordonnant/subordonnant), et, un énoncé formel
lement schématisé par:

Syntagme de forme + Syntagme de forme
Prédicative 1 Prédicative 2

peut s'analyser en:

(a) - S.P. (1) --- S.P. (2)
(^succession de Prédicats coordonnés ou indépendants)

ou,
(b) - S.P. *«—  Prédicatoide

(=succession hiérarchisée: Prédicat + Subordonnée)
Ainsi dans les énoncés:

(D // (II)
(1) sli- - y y - Ca t wasif

ai-appris-je il-a mangé le rivière
(+prét.) (+prét.) +E.A.

="j'ai appris que la rivière l'a mangé"
(=qu'il s'est noyé")
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(I) // (II)
(2) y - ugi ad y- ksm yut- sn 

il-refuse non- il-entre chez-eux 
(+prét.) Réel (+aor.)
'il ’refuse d'entrer chez eux" 

a refusé

30.3. Les deux syntagmes constitutifs (I)/(II) présentent 
indiscutablement tous les traits du Syntagme Prédicatif Verbal:

- indices personnels ("prédicateur")
- radical verbal (=prédicat).

Chacun des deux noyaux, pris isolement, constitue un énoncé 
(minimum) parfaitement acceptable:

--*- Enoncé (1): sli-y : "j'ai appris, entendu"
Enoncé (2): y-Ôa t (wasif):"elle l'a mangé (la rivière)

=il s'est noyé"

-- ► Enoncé Minimum (1): y-ugi: "il refuse"
Enoncé Minimum (2): ad y-k&m (yuv-sn)

"il entrera(chez eux)"

Il faut alors se demander si ce n'est pas la pression 
de la structure française qui nous incite à voir une expansion 
subordonnée dans le syntagme (II).

L'absence de tout monème subordonnant entre (I) et (II) 
n'oblige-t-elle pas plutôt à poser deux syntagmes Prédicatifs 
coordonnés (voire indépendants) ?
D'où une traduction analogique:

(1)="j'ai appris (quelque chose), il s'est noyé"
(2)="il ne veut pas, il n'entrera pas chez eux".

Il s’agit en effet de bien veiller à analyser l'énoncé 
de la langue étudiée et non sa traduction dans la langue de 
travail !
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En fait, le sentiment net d ’un rapport de dépendance 
syntagmatique et sémantique entre les deux parties de l'énoncé
oblige à considérer ces séquences de très près.

30.4. On a souvent proposé, dans des cas similaires (notam- 
( 35 )ment pour l ’arabe ), de considérer certaines limitations 

des latitudes combinatoires du noyau du syntagme (II) comme 
un critère établissant l’existence d ’une relation de subordina
tion (I) —  (II). Dans une formulation plus large, on a même 
posé qu’en arabe (maghrébin), le contraste entre les modalités 
aspectuelles de deux verbes successifs instaurait, à lui seul, 
un rapport de subordination.

On peut effectivement penser à priori que si deux syn
tagmes verbaux sont indépendants (ou coordonnés), leurs noyaux 
auront, en prinçipe, des latitudes combinatoires non limitées; 
ils doivent pouvoir se combiner avec toutes les modalités spé
cifiques du verbe.

Au contraire, si deux syntagmes entretiennent des rap
ports hiérarchisé?5 le verbe subordonné connaîtra des restric
tions de sa combinatoire du fait même de sa dépendance syntaxi
que (et sémantique) vis-à-vis du verbe (=prédicat) précédant 
qui le prédétermine et le limite dans §es compatibilités.

Tels paraissent être les fondements (rarement explici
tés) de ce type de critères.

(35) voir notamment J. GARMADI-LE CLOIREÇ(1977, p. 90)
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Dans la majorité des énoncés, on constate en effet 
l'existence d'un contraste entre le verbe (I) et le verbe (II), 
au niveau,

- des modalités aspectuelles; la succession la plus fréquente 
étant "PRETERIT + ad - AORISTE".

(Non-Réel)
- et/ou des modalités personnelles; le verbe (I) et le ver

be (II) renvoient à des participants différents; cf. énoncé (1).
- et/ou de la modalité négative ( ^ affirmative).

(3) yil - y ■ ur y - Mut ara
pensais-je nég.l il-est mort nég.2 
(+prét.) (+prét.)

="je pensais qu'il n'était pas mort"
(affirmatif) (négatif)

30.5. En termes d'oppositions paradigmatiques, et non plus 
de contrastes syntagmatiques, on décèle de véritables incom
patibilités (= des limitations à la combinatoire); 
dans l'énoncé:

(I) // (II)
(4) y - ugi ad y - ksm yur - sn 

il-refuse Non- il-entre chez eux
+Prét. Réel +Aor.

="il refuse d'entrer chez eux"

Une autre modalité aspectuelle est difficilement conce
vable pour le verbe de (II). En tous cas, la modalité "prétérit" 
est rigoureusement impossible.
De même, dans l'énoncé:

(I) // (II)
(5) yil ~ y ur y - Mut ara 

"je pensais qu'il n'était pas mort"
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la modalité négative est difficilement acceptable en (I); elle 
est possible en (I) ou en (II), mais non simultanément dans 
les deux syntagmes.
(Ce critère de la compatibilité/non-compatibilité avec la moda
lité négative est d'ailleurs utilisé par BENTOLILA, 1974).

30.6. Il ne semble pourtant pas que ces restrictions soient 
réellement démonstratives.
Elles sont, au plus un indice, une tendance statistique dé 
la subordination.
Ce sont plus des limitations de nature lexico-sémantique que 
des restrictions syntaxiques;
L 'énoncé :

(I) //(II)
(6) sli - y y - Ca t wasif

(prêt.) (prêt. )
= "j'ai appris qu'il s'est noyé"

montre qu'avec un autre lexème verbal en (I), la succession 
PRETERIT + PRETERIT est parfaitement possible. Toutes les au
tres combinaisons de modalités aspectuelles sont d'ailleurs 
acceptables.

De même, toutes les combinaisons des modalités négative/ 
affirmative sont possibles dans un tel énoncé:

(I) (II)
Négatif +/- Négatif +/- 

même si certaines des phrases ainsi obtenues ont une probabili
té d'apparition très faible.

Il n'y a donc pas de véritables limitations syntaxi
ques, mais plutôt des restrictions d'origine lixicale; Seuls 
certains lexèmes verbaux conditionnent de façon étroite les 
possibilités de choix au niveau des modalités (nota.mment aspec
tuelles) du verbe subséquent. Il s'agit souvent d'unités appar-
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tenant à la sous-catégorie sémantique des verbes opérateurs 
référant à une "attitude psychologique" (=désir, souhait, vo
lonté , refus...):

. agWi3 "refuser" . Garni3

. agWad3 "craindre"

. kukru3 "hésiter" . byu3

Tous sont obligatoirement suivi d'un inaccompli (non-réel).

30.7. Mais, les autres verbes opérateurs n'entraînent aucune 
restriction au niveau des modalités du verbe (II):

sL3 "entendre, apprendre"
zr3 "voir, savoir"
yil3 "penser, croire"
uyal3 "devenir, revenir"

(ces verbes sont souvent plus "objectifs": déclaratifs, consta- 
tifs, inchoatifs...).

On ne partage donc pas la position d'auteurs comme 
PENCHOEN (1973) ou GALAND (1977) qui attribuent à la modalité 
ad (non-réel) du second verbe, une fonction de subordination; 
la relation hiérarchique n'existe qu'au niveau sémantique: 
la séquence (I) ACCOMPLI (REEL)*— (II) INACCOMPLI NON-REEL tend 
à établir un rapport de dépendance du syntagme (II) vis-à-vis 
de (I), mais la subordination syntaxique ne saurait être attri
buée à la modalité de "Non-Réel" ad puisque celle-ci n'est pas 
obligatoire après tous les verbes dans ce contexte.

Ces limitations à la combinatoire étant directement 
liées à la présence de certains traits sémantiques dans le verbe
(I), elles n'établissent avec certitude que l'existence d'une 
subordination sémantique; elles ne sont que l'indice, non la 
preuve décisive d'une dépendance syntaxique.

"hésiter, ne pas pou
voir, interdire" 
"vouloir"
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30.8. Les seuls critères formels stables permettant d ’établir 
une distinction entre coordination et subordination sans marque 
monématique, sont la prosodie et, secondairement, la position.

1°) PROSODIE:
Alors que la succession de syntagmes prédicatifs coordonnés se 
présente toujours sous la forme (§ 31.2.):

S.P.l. + S.P.2. + S.P.3.
_____ _ # _____ _ . #

(7) y - Ca, y - sua, y - Ts
il-a mangé, il-a bu, il-a dormi
=”il a mangé, bu et s'est endormi"

l'expansion prédicatoîde directe suit de façon immédiate, 
sans pause (réelle ou virtuelle) et sans rupture intonative, le 
syntagme prédicatif qui la précède:

(8) y - ugi ad y-k&m 
"il refuse d'entrer"

Les deux constituants de 1 ’énoncé'sont toujours inté
grés dans la même courbe d'enveloppe et tout arrêt entre (I), 
et (II) est exclu.

Il s'ensuit que l'on distingue très nettement les énon
cés :

(9a) y - ugi3 ad y - Qim 
il-refuse,N.Réel il-reste 
="il refuse (de venir), il va rester"

qui comporte deux prédicats verbaux successifs, 
et,



(9b) y - ugi ad y - Qim 
il refuse Non- il-reste 

Réel
="il refuse de rester" 

où le second syntagme est une expansion prédicatoïde. 
De même, ^ _____ ^

(10a) y - sla, y - Ch
il-a appris il-est fâché 

="il l ’a appris, (et), il est fâché"
(deux S.P.V. coordonnés).

il-a appris il-est fâché 
= "il a appris qu'il était fâché"

Dans 1'énumération il y a, en fin de chacun des syntag
mes, une retombée de la courbe mélodique, alors que dans la 
séquence subordinative, la fin du syntagme (I) correspond à un 
sommet intonatif qui implique l'inachèvement de l'énoncé.

30.9. Sur ce plan, la subordonnée non marquée est tout à fait 
assimilable à l'expansion nominale directe qui appartient aussi 
au même groupe intonatif que le prédicat :

(11) zri - y y - Mut 
sais-je il-est mort

="je sais qu'il est mort"
(12) zri - y gma - s 

ai vu-je frère-son
="j'ai vu son frère"

Le parallélisme entre les deux types d'expansion est 
par ailleurs corroboré par la commutation et les transformations

- l'expansion prédicatoïde directe peut, dans la quasi to
talité des cas, être remplacée par une expansion nominale di-

(10b) y - sla y - Ch
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recte.
- elle répond toujours à une phrase interrogative en asu ?

sions et l ’on posera le concept de TRANSITIVITE PREDICATOIDE 
(verbes admettant une expansion prédicatoîde directe), paral
lèle à la TRANSITIVITE NOMINALE (verbes admettant une expansion 
nominale directe) (voir VASSEUR, 1977, p. 73: "prédicatoîde

Lorsqu'il y a énumération-coordination de syntagmes prédicatifs 
par simple juxtaposition, il est toujours possible de permuter 
les syntagmes,

- sans que cela entraîne de modification de la face signi
fiante de l'énoncé (notamment de sa prosodie)

- sans que cela entraîne de transformation de la structure 
syntaxique, (ni de variations de sens radicales); ainsi:

----- --- —
(13a) y - Caj y ~ swa3 y - Ts

(13b) y - swa, y ~
Y
Ca3 y - Ts

-->- (13c) y - Ts, y - swa, y - Ca
etc...

30.10. Par contre, dans le cas de la subordination, de telles 
manipulations sont toujours accompagnées de transformations 
syntaxiques et/ou prosodiques qui en changent radicalement la 
structure et le sens; 
soit :

("quoi");

Il y a donc une parenté étroite entre les deux expan-

objet") .

2°) POSITION:

(I) (II)
( 14a) sli - 

(II)
y y - éa t wasif

(I)
Y(14b) y - Ca t wasif sliy
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est possible, mais correspond à une structure syntaxique et à 
une signification totalement différente:

= "la rivière que j'ai entendue l'a mangé =
il s'est noyé dans la rivière que j'ai entendue"

où le prédicat est devenu une expansion prédicatoïde relative! 

----
---*-(l4c) y - Ca t wasi.f} sli-y

autre possibilité, comporte en fait deux syntagmes indépendants: 
="il s'est noyé, je (1)'ai appris"

30.11. En fin de compte, on admettra qu'il y a subordination:

(I) (II)
S.P.(V.) --- Prédicatoïde

lorsque :

(1). il n'y a ni pause, ni chute intonative entre les 
syntagmes (I) et (II).

(2). le syntagme (II) peut commuter avec un nominal en 
fonction d'expansion directe.

(3). le syntagme (II) répond à une interrogation en aêu,
("quoi" ) .

(4). la permutation de (I) et (II) n'est pas possible 
sans modification de la structure syntaxique ( ^ coordination).

On peut aussi retenir, en tant qu'indices complémentai
res, les faits de contrastes et de restrictions à la combinatoire 
du verbe du second syntagme.

L'ensemble de ces critères donne finalement des moyens 
assez sûrs pour identifier la subordination sans marque monéma
tique, et, ils établissent par là-même la réalité de cette no
tion généralement mal admise par les linguistes et les gram-
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mairiens.

La différence de structure entre subordination sans 
marque monématique et coordination-énumération par juxtaposi
tion repose fondamentalement sur le rôle délimitatif-démarcatif 
de la prosodie sur lequel TROUBETZKOY a attiré l'attention de
puis fort longtemps: (notamment Principes de Phonologie,p. 244):

- il y a dépendance syntaxique entre les deux syntagmes (I) 
et (II) lorsqu'ils sont liés par la prosodie.

- il y a coordination (ou indépendance totale) quand ils sont 
séparés par la prosodie.

30.12. Très souvent, le verbe est suivi a la fois d'une Expan
sion Nominale Directe (lexicale ou pronominale) et d'une expan
sion prédicatoîde directe portant les mêmes marques de genre 
et de nombre:

S. P.V. —  Expansion Nominale Prédicatoîde
Directe
(lexème/pronom)

(modalités de genre/nombre 
identiques)

(15) Gi - y  t y - Ts 
ai laissé-je le il-dort

(masc. (masc. 
sing.) sing.) 

r"je l'ai laissé dormant
en train de dormir"

(16) ufi - y yLi - s  t - Tru
ai trouvé-je fille - sa elle-pleure 

(fém. (fém.
sing.) sing.)

="j'ai trouvé sa fille rpleurant
\ en train de pleurer"
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L'expansion Directe a le même réfèrent que la modalité 
personnelle du prédicatoîde.

30.13. L'expansion subordonnée peut être à noyau prédicatoîde 
nominal; le plus fréquemment, il s'agit alors d'une séquence:

- S.P.V. *4—  d ■+— NOM (voir chapitre 22.)
Aux.
Préd.

(17) y ~ Qirn d aguzil 
il-est resté d orphelin

="il est resté orphelin"

(18) y - uyal d amyar 
il-est devenu d vieillard
="il a vieilli"

(19) y - Da d imngf
il-est allé d personne particpant au cortège qui va 

chercher la mariée.
="il a fait parti du cortège nuptial"

(20) a t t-g-d d tadliwin 
Non-Réel le tu-fais c'est gerbes
="tu le mets en gerbes"

Mais d'autres types de prédicatoîdes sont aussi attestes: 
n + Nom ( voir § 23.1.-23-4.):

(21). y i L - y N-sn 
croyais-je de-eux

="je croyais que c'était à eux"

Ces expansions fonctionnent comme de véritables déter
minants lexicaux du prédicat:
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(I) (II)
(22) y - Mut d ayrib 

il-est mort d exilé

= "il est mort exilé, loin de son pays"

Le groupe (II) commute ici avec tous les autonomes (zik3 

"il y a longtemps", idLi, "hier"...) et les syntagmes autono- 
misés (dG wXam-is3 "dans sa maison, au milieu des siens".-.).

30.14. Cette construction permet ainsi d'employer les adjec
tifs comme déterminants du verbe:

(23) y ~ Qt-m d amstuh 
il-est resté d petit

="il est resté petit"
(24) akli3 y-uyal d amLal 

nègre, il-est devenu d blanc

="le nègre est devenu blanc"

Si ce type d'énoncé est particulièrement fréquent avec 
des unités comme Qim3 "rester", uyal, "devenir", il semble bien 
que tout verbe peut être accompagné d'une expansion prédicatoïde 
non-verbale directe:

(25) gvuvz - n d ilmawn 
se sont écroulés -ils Aux. vide(s)

Préd.
= "elles se sont écroulées vides (maisons)"

Le Prédicat peut aussi être non-verbal; seul le syntag
me présentatif est attesté dans de tels séquences:
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(I) / (II)
(26a) a - t - an y-yZi

vois-le-là il-est tombé 
-"c'est qu'il est tombé, voici qu'il tombe"

(I) / (II)
(26b) a - t- an y- ugi

vois-le-là il-refuse 
="c'est qu'il rèfuse"

30.15. Dans les deux cas, outre les critères prosodiques et 
positionnels, la relation de subordination est confirmée par 
le fait que le prédicat (I) et le prédicatoîde (II) ont obli
gatoirement la même expansion référentielle (ce qui n'est pas 
le cas lorsque les deux noyaux sont verbaux):

(I) / (II)
--(27a) a-t-an wqsis y-yli'------------- 1_____ *

"voici (que) l'enfant tombe"
ou

(I) / (II)
--► (27b) a-t-an - y Zi wcjsis

"voici (que) tombe l'enfant"
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30.16. Verbes opérateurs: (verbe««-- verbe)

(rappelons que toute unité verbale est susceptible d'être 
suivie d'une expansion prédicatoîde non-verbale directe).

-ad + Aoriste
af, "trouver"
agWad, "craindre"
agW i, "refuser" +
ali, "monter"
-- Sali, "faire monter" +
amn, "croire"
anf, "laisser"
-- ► Sinf, "remettre +
argu, "rêver"
argu, "attendre" +
aru, "écrire"
awd, "arriver"
--*- Siwd, "faire arriver"
awi, "emmener"
aZl, "courir"
-->- ZiZl, "se mettre à courir"
az, "s'approcher" +
--»- Ziz, "approcher"
ban, "apparaître"
-->■ sban, "manifester"
bD, "se lever" + 
-- sbD, "lever"
bgs, "se ceindre" + 
Dm, "prendre" + 
Du, "aller" + 
DuKl, "aller ensemble" + 
dlb, "demander" + 
dme, "espérer" + 
--*- Sdme, "faire espérer" +
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30.17.
• fk,

. fru,

"donner"
Sfk, "falloir"

"décider"
-- ► Sfru, "décider"

. fhm, "comprendre"
--- Sfhm, "faire comprendre"

. F i 3 "puiser"

. Fy, "sortir"
-- *- S u F y 3 "faire sortir"

"j urer"
"faire jurer"

"ne pas pouvoir,refuser" 
"laisser"
"aimer"
"avoir besoin"
"dire"
"savoir"
"entrer"

"faire entrer" 
"écrire"
"craindre"
"hésiter"

"faire hésiter"
"se lever, se mettre à" 

"faire lever" 
muQl3 "regarder"
-- ► smuql3 "regarder"

"chercher"
"sauter"
"accepter"
"chercher"
"rester" 

s y i m 3 "faire asseoir"
"descendre"

Srs, "poser"

ad + Aoriste 
+
+
+

. G a i ,

-- s g a L 3

. G am i}
Y

. G3

. h M l 3 

. hwi$,

. ini 3 

. iSin,

. k é m 3

-- »- S k ê m 3
. k t b ,

. kuk.ru,

. KuRs,

--*- sKuRs,
. Kr,

-- *- s (n) k r ,

. nadi, 

. nGz,

W -U 7. q b l , 

. qLb,

. Qim,

. rs,
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30.18. —- - >- ad + Aoriste
ruh, "aller"
r w l , "se sauver" +
y il, "croire"
yunfu, "éprouver du dégoût" +
Sivm, "espérer"
sL, "entendre, apprendre"
sRh, "lâcher, permettre" +
s t h i , "avoir honte" +
suB, "descendre"
S u G m , "espérer" +
Surg, "verser"
Sutr, "demander" +
Tv , "quémander, demander" +
Wt, "frapper" +
w S i , "mettre en garde" +
u y a l , "devenir, revenir"
wali , "voir"
zg, "être habituellement"
zmr, "pouvoir" +
z w i v , "précéder" +
z v, "voir, savoir"
Zi, "se (re)tourner" +
s D i , "passer, se mettre à”
-- -SeDi, "faire passer" +
é Gn, "avertir"
e Ma, "tolérer"
erd, "essayer" +
e Wl/zB W l, "avoir envie de” +

• & u D , "croire, penser"

... (le parler compte sans doute plus d'une centaine de verbes 
de ce type).

. Le symbole + signale les verbes obligatoirement suivis 
du "Non-Réel" ( ad + Aoriste).
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B. EXPANSION PREDICATOIDE PRIMAIRE INDIRECTE:
"Subordonnants propositionnels".

30.19. Malgré la présence d ’un monème grammatical, le problè
me de la distinction entre subordination et coordination se 
pose là encore avec acuité.

La difficulté essentielle, ainsi que G. MOUNIN (1972) 
l’a bien montré pour le français, est la détermination de cri
tères objectifs permettant d'opposer coordonnants et subordon
nants; le risque principal étant de fonder l'analyse syntaxi
que sur des critères sémantiques. Or, comme le signale à très 
juste titre G. KASSAI:

"... subordination et coordination ne signifient pas 
forcément la même chose du point de vue structural et du point 
de vue sémantique. A l ’intérieur d ’une même langue, un énoncé 
agencé suivant le critère de la coordination peut être inter
prété en terme de subordination..." (G.A.L., § 133 P* 101).

Aussi est-il absolument vital de fonder la description 
sur des bases strictement formelles, indépendamment des signi
fiés .

Or, les définitions générales des notions de coordina
tion et de subordination et les procédures d ’identifications 
proposées (MARTINET, E.L.G.,§ 4.31.-33; G.A.L., § 13; MAHMOU- 
DIAN, 1970, p. 16 et 1976, p. 83-84...) ne semblent pas véri
tablement opérationnelles dans le cas de syntagmes à noyau po
tentiellement prédicatif.

Cela transparaît d ’ailleurs dans le classement des uni
tés où l'on constate de sensibles divergences entre les auteurs 
("car"/"parce que"...).
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30.20. Si l'on s'en tient aux critères classiques
COORDINATION 

S(I) —  (marque) —  S(II)
SUBORDINATION

S(I) -—  (marque) •«—  S(II)
. (I) et (II) ont la 
même fonction: 
Prédicats coordonnés.

. (I) et (II) entretiennent 
des rapports hiérarchisés.

*- (I) et (II) peuvent 
être supprimés (ainsi que 
la marque de liaison) sans

(II) peut être supprimé.
(I) ne peut être supprimé

(— -destruction de l ’énoncé).
qu'il y ait destruction de l'énoncé.

leur application mécanique aboutit à diluer complètement la 
catégorie des subordonnants propositionnels.
Soit l'énoncé berbère:

si l'on admet que l'effacement des syntagmes peut s'accompagner 
de celui de la marque de liaison, on ne peut établir l'existence 
d'une relation de subordination de (II) vis-à-vis de (I): tou
te succession de syntagmes potentiellement prêdicatifs serait 
forcément coordinative puisque l'on peut toujours supprimer:

. (I) ■ + la marque de liaison (— *- y-ugad, "il-a peur") 
et, . (II) + la marque de liaison (— ► y-Fr, "il-a caché")
sans pour autant détruire l'énoncé, axatr,"parce que", serait 
alors un coordonnant.

(I)
(28) y — Fr

il-s'est 
a caché

(II)
axatr y- ugad
parce que il-a peur

On traiterait donc de la même façon axatr et amena, 
"mais", yrna, "de plus, pourtant..."
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(I) (II)
(26) y - Qim (a)- axatr y-ugad

(b)- amena 
(a)- yrna

(a)- "il est resté parce qu'il avait peur"
(b)- "il est resté mais il avait peur"
(c)- "il est resté pourtant il avait peur"

On en viendrait vite, dans ces conditions, à nier l'exis
tence d'un paradigme de subordonnants propositionnels.

30.21. On hésitera à adopter une telle solution, non pas pour 
de simples raisons sémantiques, mais parce que certaines par
ticularités de fonctionnement permettent effectivement d'éta
blir la spécificité d'un sous-ensemble de subordonnants à l'in
térieur de l'inventaire des unités pouvant apparaître en cette 
position.

Le monème de liaison est un subordonnant quand:
1°) il ne peut être déplacé §. l'intérieur du syntagme (II): 

il est toujours situé en position charnière entre (I) et (II). 
Ceci est un indice net de son rôle d'indicateur de relation de
(II) par rapport à (I).

C'est le cas d'une unité comme axatr, "parce que", par 
opposition aux monèmes amena, "mais", yrna "de plus, pourtant", 
qui, eux peuvent très aisément occuper une autre position dans 
le syntagme (II):

(29b) y - Qim, yugad amena
"il est resté, il a peux- cependant"

(30c) y - Qim, yugad yrna
"il est resté, il a peur pourtant"
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permutation qui semble à peu près exclue pour axatr, "par
ce que", imi, "puisque", iwaKn, "afin que"...

30.22. Ce critère établit en fait que:
- axatr, imi... sont des indicateurs de fonction (-- »-subor

donnants ) ,
alors que,

- amena, yrna. .. sont des déterminants autonomes du syntagme
(II) qui jouent le rôle de connecteurs (sémantique) entre (I) 
et (II) (voir § 31.14.- 32.5.).

2°) l'ensemble du syntagme (II) peut passer en tête de 
l'énoncé. Ce qui n'est au fond que la confirmation du statut 
d'indicateur de fonction du monème de liaison: comme tout mo
nème relationnel, il autonomise le syntagme (II) qui peut alors 
être déplacé sans que le sens global ou la structure de l'énon
cé en soient affectés:

-- ► (30d) axatr yugad, y-Qim
"parce qu'il avait peur, il est resté"

tandis que la même opération avec amsna ou yvna, ou bien n'est 
pas possible, ou bien change les rapports signifiés.

3°) la suppression du syntagme (I) aboutit à un énoncé 
incomplet, étroitement dépendant du contexte linguistique im
médiat :

- réponse à une question
- raccrochement à un centre syntaxique extérieur à 

l'énoncé (dialogue)...

(31) ••• axatr yugad
"parce qu'il a peur"

n'est concevable que dans de telles conditions, alors que:
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(32) y m a  yugad 
"pourtant il a peur"

(33) amena yugad 
"mais il a peur"

ne supposent qu’une intégration énonciatique (discursive/situa- 
tionnelle) et non syntaxique à l'environnement.

Ces critères, s’ils permettent en règle générale de 
faire le partage entre subordonnants propositionnels et déter
minants autonomes de phrase ("CONNECTEURS"), ne constituent ce
pendant pas une "solution miracle"; certains cas restent indé
cis et participent des deux catégories à la fois: ulaMa, "bien 
que", ar-mi, "jusqu’à ce que", alaMa, "jusqu’à ce que" classés 
parmi les subordonnants peuvent connaître des emplois de connec
teurs; alaMa, ar-mi - "il a fallu, il faut que" 

ulaMa - "pourtant"

(3^) ulaMa Ni - y as / Ni - y as ulaMa
pourtant ai dit-je à lui ai dit-je à lui pourtant 
="pourtant, je lui ai dit"

(34b) armi s Tf - y aznwi i D y Ks!

jusque à lui pris-je couteau que vers il - s'est enlevé
ici

="11 a fallu que j'utilise un couteau pour que ça s'enlève" 
(pour faire partir une tache rebelle).

30.23. Subordonnée primaire ^ relative
La distinction entre prédicatoïde primaire et non-primaire 
(="relative") est assurée par divers traits; la relative est 
toujours rattachée à un relais nominal et présente certaines 
particularités morphologiques (§29.7.-29-9.):

(a), forme (éventuelle) de participe
(b). variation du signifiant de la modalité de "Non-Réel"

ad --*- ara
(c). position des monèmes satellites du verbe (antéposés).

Ces critères ne suffisent cependant pas à ériger une 
barrière infranchissable entre les deux types d'expansions.
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Certains subordonnants propositionnels d'origine 
(pro)-nominale introduisent un prédicatoïde verbal qui présente 
tout ou partie des particularités formelles propres au verbe 
de la relative.

C'est le cas notamment de : 
skuds "tant que",
mi, "quand, lorsque" et de tous ses dérivés (ar-mi, 

aLarmi... "jusqu’à"),
imi, "puisque" (peut-être apparenté au précédent).

On décèle donc une évolution du type:
(pro)-nominaux =.- ■ >- subordonnants propositionnels

primaires
(introduisant une (introduisant une subordonnée
relative) primaire)

30.24. Le temporel mi est d'ailleurs encore justiciable des 
deux interprétations puisqu'il peut être précédé d'un relais 
nominal:

as * mi --- *- asmi
jour quand ="quand, le jour où"

Il peut en outre, se combiner avec les prépositions:
. ar, "jusque" -- ar mi, "jusqu'à ce que"
. sG, "de ■(origine) " —  •»- sG mi, "depuis"

On aurait, même en synchronie, de sérieuses raisons de 
considérer mi comme un (pro)-nominal et on pourrait l'intégrer 
à la série de§ interrogatifs (en posant deux variantes,mlmi 
en phrase interrogative, et, mi devant prédicatoïde.).
On n'a cependant pas cru devoir adopter une telle analyse car 
seul le nominal as, "jour" peut précéder mi; il s'ensuit que
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le groupe as-mi (très fréquent) est plus un ensemble figé qu'un 
syntagme (Nom + "relatif").

Il en va de même pour les combinaisons "prépositions + 
mi les combinaisons sont très réduites et celles qui sont 
possibles (ar~mi,sG-mi)sont d'une fréquence telle qu'il vaut 
mieux les considérer comme des subordonnants composés.

30.25. LES FONCTIONNELS PROPOSITIONNELS 
(Inventaire en § 8.3-4):

L-'inventaire des subordonnants propositionnels établi sur la 
base du faisceau d'indices dégagés en § 30.21.2.appelle un cer
tain nombre de remarques:

- il est assez restreint (moins d'une trentaine d'unités)
- il est, globalement, d'origine secondaire:

. emprunts â l'arabe: axatr, "parce que"
bas, "afin que"...

. nominaux et syntagmes nominaux figés: mi, "quand"
aKn,"afin que ; 
imi,"puisque"qui

peut même être prédicat dans un syntagme du type Aux. Préd. d + 
Nom:

(35) d imi i s y - Na
Aux. —  que à lui il-a dit 
Préd.
="c'est pour cela qu'il lui a dit"

. synthèmes formés à partir de fonctionnels non-propo- 
sitionnels et de déterminants pré-nominaux: hasa-ma, "sauf si"

amzun, "comme si"
- bLi, "que" et dans une moindre mesure bas, "afin que" 

(tous deux d'origine arabe), tendent à supplanter la subordina-
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nation sans marque monématique (§ 30.2.-30.18), surtout dans 
les usages masculins et chez les personnes en contact permanent 
avec l'arabe:

(36a) s H  - y y - Mut
"j'ai appris (qu')il est mort"

(subordination directe) 
est remplacé par:

(37a) sli - y bLi y - Mut
"j'ai appris qu'il est mort 

(subordination indirecte)

Ce phénomène, particulièrement sensible avec les verbes 
déclaratifs, est très révélateur de la dynamique actuelle de 
la langue: il y a passage d'une procédure de type paratactique, 
à une liaison formellement marquée par un monème.

Ceci correspond d'ailleurs à l'évolution générale 
des langues en fait d'indication des rapports syntaxiques (G.A,L. 3 

§ 13, p. 102).
230.26- av , "jusqu'à (ce que)", est à la fois une préposition 

et un subordonnant propositionnel. Cette ambivalence, qui a dû 
être totale, tend à s'estomper par suite de l'apparition des 
variantes ar-mi..., spécifiquement propositionnelles.
Ce fonctionnel note très souvent la succession des procès et 
peut être considéré comme un véritable "outil d'enchaînement" 
des prédicats verbaux (GALAND, 1973, p. 95):

" A durait, jusqu'au moment où B eut Lieu"
Verbel Verbe2

2- ar (ard)3 n 'apparaît qu'en contexte d'affirmation caté
gorique (après formule de serment, wLh3 "par Dieu", ou un verbe 
appartenant à cette sphère sémantique: Gai3 "jurer", eahd3 "prê
ter serment"...) où il n'est qu'un simple outil grammatical de
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liaison (="que" complétif français").
(38) wLh ar y - Mut 

Par Dieu que il-est mort
= "(je jure) par Dieu (qu)'il est mort!"

(39) wLh ar d nK 
Par Dieu que Aux. moi

Préd.
= "(je jure) par Dieu que c'est moi!"

(40) wLh ar-d a t ny-y 
Par Dieu que N.Réel le tuer-je
="(je jure) par Dieu que je le tuerai"

30.27. Dans cet environnement, la présence du fonctionnel ar 
exclut de façon absolue celle de la négation.

2Bien qu'evidemment apparentés, on doit distinguer ar , "jusque" 
2et ar , "que" puisque dans ce contexte les deux formes sont 

susceptibles de s'opposer:
(41) wLh ar y - Mut 

"Par Dieu, il est mort"
~ (42) wLh ar-mi- y - Mut

Par Dieu jusqu'à il-est mort 
="Par Dieu, jusqu'a ce qu'il meure=

--*- (1) c'est qu'il est mort/doit être mort"
(2) (on l'a frappé) jusqu'à ce qu'il meure"



A. AUTONOMES SPECIFIQUES A INCIDENCE 
ETROITE: "ADVERBES"

B. AUTONOMES NON-SPECIFIQUES
- "Quantitatifs", "Aspect-maniëre",
- "Temporels"

C. AUTONOMES SPECIFIQUES A INCIDENCE 
LARGE: "CONNECTEURS".

31 , LES AUTONOMES

Locatifs
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31.1. L'énoncé peut comporter des monèmes de forme diverse 
ayant comme particularité de n'être reliés au reste de l'énoncé 
par aucun indicateur de fonction explicite. Ce sont des "monèmes 
auonomes":

ils "se chargent eux mêmes d'indiquer leur fonction,
[et] ne dépendent pour ce faire, ni d'un autre monème, ni de 
leur position par rapport aux autres éléments de l'énoncé". 
MARTINET (1976, p. 130).

Leur relation avec le point de rattachement est donc 
incluse dans leur signifié.

L'autonomie entraîne, en principe, la déplaçabilité.
En fait, les possibilités de déplacement sont extrêmement va
riables selon les cas: très grandes pour certaines unités, qua
siment nulles pour beaucoup. Comme le précise MARTINET:

"l'autonomie syntaxique d'un syntagme est évidente lors
qu'il peut changer de place dans l'énoncé sans que change la 
nature de ses rapports avec le reste de l'énoncé [...]. Mais 
la possibilité d'éxécuter une permutation, si elle apporte une 
preuve définitive de l'autonomie syntaxique, n'en est nullement 
une condition sine qua non". (1976, p. 129).

Fondamentalement, ce qui permet d'identifier un monème 
comme autonome, c'est:

- sur l'axe syntagmatique: l'absence de marque formelle de 
liaison syntaxique.

- sur l'axe paradigmatique: le fait qu'il commute avec des 
syntagmes dont la relation au prédicat est assurée par des in
dicateurs de fonction explicites ("fonctionnels"):

31 . LES AUTONOMES



- 439 -

(1) a tn y- awi batl
N.Réel les il-emmener gratis

+Aor.
="il les emmènera gratuitement"

(2) a tn y - awi s ydrimn
N.Réel les il-emmener avec argent

+Aor. +E.A.
= "il les emmènera f pour de l'argent 

Lcontre paiement"{
31.2. Les autonomes constituent en berbère comme dans beau
coup de langues un ensemble foisonnant difficile à structurer. 
Les descriptions ont d'ailleurs bien souvent sur ce point l'as
pect de fourre-tout ou d 'énumérations inorganisées.

Les données berbères paraissent au moins aussi embrouil
lées que celles du français (voir MAHMOUDIAN, 1976, p. 374-386 
où la complexité des faits français est bien mise en évidence).

Cet état de chose découle, au fond, d'une cause unique:
"L'autonomie syntaxique vaut pour un monème dans un 

énoncé et ne caractérise pas nécessairement tous les emplois 
qui sont faits d'un monème..." (MARTINET, 1976, p. 131)-

une catégorie indépendante et homogène, mais plutôt un ensemble 
(instable) d'unités disparates (appartenant à diverses classes) 
susceptibles de connaître des emplois de déterminant autonome. 
La notion de "monème autonome" ne définit pas une appartenance 
catégorielle mais une caractéristique syntaxique (hic et nune) 
de certaines unités en fonction de déterminant.

En d'autres termes, les autonomes ne constituent pas
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31.3. Il importe donc de bien expliciter les critères qui 
ont été retenus pour opérer une classification au sein de l’en
semble très diversifié des autonomes;

1°) Spécificité ^ non-spécificité 
a- l'autonome spécifique est une unité qui ne connaît pas d'au
tres emplois que celui de déterminant autonome. C'est un autono
me par "nature". Il constitue avec ses congénères une (sous-) 
catégorie monématique particulière.
b- l'autonome non-spécifique, lui, recoupe largement une classe 
monématique déjà identifiée (presque toujours celle des Noms) 
dont il partage la totalité/une partie des compatibilités.

2°) Incidence et déplaçabilitê:

L'autonome est centralement un déterminant du prédicat; pour
tant, il est possible de distinguer deux grandes catégories:

a- les autonomes à incidence large qui déterminent l'énoncé 
entier. Ils ont des latitudes de déplacement très grandes et 
peuvent, notamment, se placer en tête ou en fin de phrase. Ce 
type est constitué par les "CONNECTEURS".

b- les autonomes à incidence étroite: ils déterminent le 
Prédicat ou UN MONEME PARTICULIER dans l'énoncé. Les possibili
tés de permutations sont dans ce cas plus limitées voire nul
les: l'unité ne peut être éloignée de son point d'incidence 
sans que le sens et/ou la structure de l'énoncé en soient modi
fiés .

Ces deux dichotomies permettent d'identifier deux sous—  
catégories bien individualisées:

(a)- les Autonomes spécifiques à Incidence large = 
"CONNECTEURS", § 31.14.

(b)- les Autonomes spécifiques à Incidence étroite = 
"ADVERBES", § 31.7.



- 441 -

A ce dernier sous-ensemble, s' agrègent toute une série 
d ’autonomes non-spécifiques, que l’on peut classer sur la base 
des signifiés, mais aussi en fonction de leur degré de "déno
minalisation"; on distinguera:

(c)- les "LOCATIFS"-"QUANTITATIFS"et les déterminations de 
"MANIERE-ASPECTS" qui ne recoupent que partiellement la classe 
des Noms (§ 31.8.-9. ) ;

(d)- les "TEMPORELS" qui peuvent assumer à peu près toutes 
les fonctions du Nom et, qui sont de véritables nominaux auto- 
nomisés (§ 31.10 . ) .

Les Adverbes et tous les Autonomes non-spécifiques ont 
en commun:

- de pouvoir être niés par la modalité négative aSi
(§ 6.3. ),
- de ne pas pouvoir être déterminés par un adjectif,

31.4. Identification du déterminant autonome :
(Autonome ^ Expansion Nominale Directe)

On relève parmi les autonomes:
- des invariants de formes diverses, dont une forte propor

tion est empruntée à l’arabe: mlih, "bien"; nZh, "très, extrê
mement "...

- quelques monèmes d ’origine verbale (drus, "peu"...)
Mais surtout,

- un nombre élevé d'unités de forme nominale (ayant les mar
ques apparentes du nom: atas, "beaucoup"...)

Dans ce cas, se pose avec acuité le problème de la dis
tinction entre l’autonome de forme nominale et l’expansion nomi
nale directe qui occupe le plus souvent la même position après 
le verbe:
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Y(3) y ~ Ca aksum 
(S.P.V.) + (Ex.Dir.)

="il-a mangé viande"
+

Etat Libre 
(voyelle initiale /a/)

r(4) y - Ca atas 
(S.P.V.) + (autonome)

+
="il-a mangé beaucoup"

signifiant de type nominal 
(voyelle initiale /a/).

31-5. En règle générale, les critères syntaxiques classiques 
(substitutions paradigmatiques, compatibilités syntagmatiques, 
transformations) permettent de lever l'ambiguïté et d'identi
fier la nature de l'expansion. En particulier, l ’autonome :

- ne peut commuter avec un substitut affixe direct (contrai
rement au nom en fonction d'Expansion Directe).

- admet dans le même énoncé une expansion directe (nominal 
ou substitut):

(5) y ~ Ca t 
="il-a mangé-le"

=Substitut Affixe Direct 
commutant avec aksum

(6) y - Ca aksum atas 
"il-a mangé viande beaucoup

=Ex.Dir. Autonome

Il n'en demeure pas moins que les faits peuvent être 
parfois assez complexes et l'ambiguïté encore plus grande en 
termes de "structures apparentes". Ainsi l'énoncé:
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(7) y~ Qîm yiw(n) was 
"il-reste un jour"

admet trois analyses syntaxiques distinctes (et trois interpré
tations sémantiques) dans lesquelles le syntagme yiw(n) was,
"un jour" est alternativement:

(a) un syntagme autonome à noyau autonome: yiw(n) was, 
commute alors avec Hindi 3 "l’an passé" et l'énoncé doit être 
interprété:

"un jour, il est resté..."
(b) un syntagme nominal en fonction d'Expansion Référentiel

le yiw(n) was explicitant le réfèrent de l'indice de personne 
du verbe); d 'où :

—►"il (ne) reste (plus qu') une journée (pour...)"
(c) un syntagme nominal en fonction d'Expansion Directe 

(yiw(n) was commutant avec un Pronom Affixe Direct); le sens est 
alors :

-►"il a passé une journée"'

31.6. yiw(n) was, en tant qu'autonome (a), est, en plus du
critère de commutation, identifié par sa déplaçabilité (alors 
que sa place est fixe dans les autres fonctions):

('Jb)yiw(n) was, y- Qim. . .
un jour, il est resté...

(C'est d'ailleurs cet ordre-là qui serait le plus spontané dans 
l'emploi autonome).
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31.7. A. AUTONOMES SPECIFIQUES A INCIDENCE ETROITE:
LES ADVERBES (§ 11.1.-11.2.)

L'adverbe est un déterminant invariable (malgré la for
me nominale de certains des membres de ce paradigme).

Bien que limité à quelques dizaines d'unités, l'inven
taire n'en paraît pas strictement fermé, notamment parce qu'il 
existe (au moins) une procédure vivante de formation de ce type 
de monème (suffixe d'origine arabe -i).

On peut donc hésiter sur le caractère grammatical ou 
lexical de cette catégorie. L'incertitude est renforcée par le 
fait qu'une partie de ces déterminants est d'origine (et de for
me) nominale: des possibilités d'accroissement par "naturalisa
tion" de nominaux ne peuvent être exclues.

Ces unités sont des uni fonctionnels stricts : elles n'ont 
aucun recoupement, ni avec les nominaux (malgré le signifiant 
de certaines d'entre elles), ni avec les fonctionnels.

Leur déplaçabilité, bien que souvent limitée, permet de 
les considérer comme une variété de déterminants autonomes; 
les adverbes sont des pluri-nucléaires: leur point d'incidence 
est le plus souvent:

- un prédicat(oîde) verbal ou nominal.
Mais, ce peut être aussi:

- un adjectif,
et, pour un très petit nombre d'entre eux:

- un déterminant autonome (adverbe ou autre):
. Tian3 "seulement"
. mlify, "très bien"
. nZh3 "extrêmement"

Les adverbes ne comptent pratiquemment que des déterminations 
de "manière" ou d'"aspect".
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B. AUTONOMES NON-SPECIFIQUES 
Comme l’adverbe, ils déterminent presque toujours un Prédicat- 
(oïde). Quelques très rares unités parmi les déterminations de 
"quantité" et de "manière-aspect"peuvent avoir comme point d'in
cidence un adjectif ou un autre autonome;
Ce sont:

. atas, "beaucoup"

. situh, "peu, un peu"

. êuya, "un peu"

31.8. "QUANTITATIFS", "LOCATIFS", "MANIERE-ASPECT":(§11. 3 .-4 . )
Les unités appartenant à ces trois sous-ensembles sémantiques 
ne peuvent, pour la plupart d'entre elles, assurer qu'une par
tie (plus ou moins restreinte) des fonctions du NOM. Générale
ment, la fonction de Prédicat nominal à Auxiliaire de Prédica
tion d est exclue, alors qu'ils peuvent tous être point de rat
tachement d'une expansion nominale indirecte (avec fonctionnel 
n, "de"), ou jouer eux-mêmesun tel rôle (Nom-*—  n — *- "Autonome" 
et "Autonome" ■«—  n -— NOM). (Les rares unités qui peuvent être 
Prédicat nominal sont signalées par la mention "S.P.N. +"§.11.4-5.)

Du point de vue de la dynamique, on peut les considérer 
comme des Nominaux en voie de grammaticalisation.

Une partie de ces déterminants (notamment les "LOCATIFS") 
peuvent être aussi INDICATEURS DE FONCTIONS (voir § 20.8.-20.9.)

. dFir, "derrière", zdat ... (signalés par la mention 
"FONCT. +"):

(8) bna - n daXl 
="ils ont construit dedans"

(9) bna - n daXl n wurtan 
-"ils ont construit dans les jardins"
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Leur déplaçabilité est assez limitée.

31.9. La série da.../Sya... (§ 11.4.).
Ces unités peuvent, en dehors de leur emploi de déterminants 
autonomes, assumer certaines fonctions typiques du Nom:

- Expansion déterminative indirecte d'un autre Nom (+n,"deM);
(10) aksum n da... ="la viande d'ici" 

viande de ici
- Expansion Indirecte du Prédicat:

(11) usa - n D yr da 
sont -ils vers vers ici

arrivés ici
="ils sont venus (vers) ici"

Outre ces données fonctionnelles, l'homogénéité formel
le et le parallélisme des deux séries avec certains syntagmes 
nominaux autonomes permettent de les considérer comme des 
substituts des groupes:

préposition + Nom + modalité locative 
(-di, "dans")
{-si, "de, par (provenance)")

da, "ici" Sya, "par ici"
! I

di + Nom + -a si + Nom + a
"dans"(zéro)(mod.proximité) "par"(zéro)(mod.proximité)

dihin, "là-bas" Sihin} par là-bas"J 1di + Nom + ihin s + Nom + ihin

"dans"(zéro)(mod.éloignement) "par,(zéro)(mod.éloigne-
vers" ment)

etc .
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On pourrait alors poser une nouvelle sous-catégorie 
pronominale de "Substituts locatifs" (= amalgame fonctionnel + 
Nominal). Le seul obstacle résiderait dans le fait que ces 
unités peuvent elles mêmes être précédées (notamment da, "ici") 
d'un autre fonctionnel (yr da , "vers ici"...) or, la succession 
"fonctionnel yr+fonctionnel ¿-¿"n'est pas admise par ailleurs.

31.10. les "TEMPORELS" : nominaux autonomisés (§ 11.5.-11.6.) 
déterminent la phrase dans son ensemble, jamais un monème isolé: 
leur déplaçabilité est totale (initiale/finale de l'énoncé).
Ce sont donc toujours des expansions primaires.

Ils recoupent très largement la classe des NOMS dont 
ils peuvent assumer toutes les fonctions sans exceptions. Ce 
sont indiscutablement des expansions nominales sans marque de 
liaison explicite (autonomie contextuellement acquise). ■

. Dans ces emplois autonomes, 
ils sont fréquemment associés aux modalités locatives du nom 
{-a, "-ci"/-Ni, "en question, là") qui ont leur valeur habituel
le :

- a, "proximité" (-ci, ce, cette...)
- n, Ni, "absence" (-là, en question)

31.11. Particularité de fonctionnement des 
"Autonomes non-Spécifiques":

- la thématis ation :
la quasi-totalité des autonomes non-spécifiques peuvent faire 
l'objet d'une topicalisation par antéposition (="anticipation 
simple", § 33.1.-33.8); ils occupent alors la position initiale 
de l'énoncé.

La mise en relief est très souvent renforcée par le 
relais disjonctif ay/i ("anticipation renforcée", § 33.9-33.16.
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(12) aS - as d tamyra 
aujourd’hui, act. fête

="aujourd'hui, il y a (une) fête"

(13) aS - a i d tamyra 
aujourd'hui que act. fête
="c'est aujourd'hui qu'il y a (une) fête"

31.12. -déterminant après ay et subordonnants propositionne1 s : 
Dans un environnement énonciatique du type,

. réponse à une question

. rectification-contestation du discours de l'interlocu
teur,
ces mêmes unités peuvent se rencontrer seules après le pronom 
indéfini ay/i et les subordonnants propositionnels (§8.3.-8.4.) 
qui introduisent normalement des expansions prédicatoïdes:

(14) d tamyra i aS - a 
act. + fête que jour-ci
=c'est la fête qui a lieu aujourd'hui"

aS-a est devenu une expansion commutant avec les prédicatoïdes 
verbaux :

(15) d tamyra i Ra-n
Aux. fête que ils ont fait 
Préd.
="c'est une fête qu'ils ont fait"

Apparaissent fréquemment dans cet emploi:
. aS-a, "aujourd'hui" . zik, "tôt, autrefois"
. idLi3 "hier"(et ses dérivés) . Hindi, "l'an passé"
. azKa} "demain"(et ses dérivés) . tura3 "maintenant"

et tous les "locatifs" (§ 11.3.-11.4.)
(16) d ayla-w i da 

Aux. bien-mon que ici 
Préd.
="c'est mon bien qui est ici"
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On rétablira dans tous ces cas un prédicat (verbal) 
inclu dans l’énoncé auquel se raccroche ces phrases (question/ 
affirmation du contexte immédiat).

Q. -- *- (17) asu y-Lan da?
quoi étant ici

("participe")
="qu'est ce qui est là"

R. -->- (16b) d ayla -w i (y-lan)da
="c'est mon bien qui (est) là"

31.13. _ la répétition:

La répétition de l'autonome est une procédure très fré
quente pour marquer l'intensité, l'irnoortance de la détermina
tion (surtout pour les quantitatifs et les aspectuels):

(18) i-hMt it mtih mtih 
il-aime le très très

= " il l'aime énormément, très fort"

Un phénomène comparable peut concerner des lexèmes no
minaux comme asif ,"rivière", abrid, "chemin" (...) avec la 
valeur de "cheminement le long de..." (= syntagme nominal à 
reduplication en fonction de déterminant autonome):

(19) vuh asif asif
va rivière rivière

= " va en suivant la rivière, marche le long de la 
rivière".
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31.14. c. AUTONOMES SPECIFIQUES A INCIDENCE LARGE =
("Autonomes Conjonctifs") CONNECTEURS;

Ils déterminent toujours l'énoncé entier. Ils n'assument jamais 
d'autres fonctions et ne recoupent aucune autre classe monéma- 
tique: ils forment une catégorie indépendante.

Leur déplaçabilité est très grande; ils apparaissent 
le plus fréquemment à l'initiale ou à la finale de phrase.

Au niveau signifié, ils ont un rôle de coordination/subordination lé
gère par rapport au discours qui précède, ou une fonction de 
reprise/opposition vis-à-vis de l'environnement immédiat.

Sur le plan énonciatique leur emploi est lié à des con
ditions très précises: ils impliquent toujours que le locuteur 
introduit :

- un nuancement, une réserve
- une opposition, une distanciation
- un enchaînement, un raccrochement

par rapport au contexte et/ou à la situation.
Leur très grande déplaçabilité interdit de les considérer com
me de véritables monèmes coordonnants ou subordonnants . Ils 
sont d'ailleurs très souvent attestés dans des énoncés à pré
dicat unique (sans expansion prédicatoïde).

Le monème i, "quant à, pour ce qui est de", se distin
gue des autres connecteurs en ce qu'il introduit obligatoire
ment un énoncé interrogatif:

(20) i wiNat, amk i-ga ?
Et machin, comment il-va ?

= "Et machin, comment va-t-il ?"
(On en trouvera de nombreux exemples dans le cornus: C.029/ 
189/197/370/372/423/446...)
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32, LA COORDINATION.

32.1. Le Coordonnant est un monème dont le rôle définitoire 
est d'assurer la liaison entre des segments de même fonction, 
au sein de la même phrase.

La classe des Coordonnants est extrêmement réduite’ en 
kabyle; la coordination y est assurée essentiellement:

- par des procédures non-monématiques
- par des unités autonomes, "les connecteurs".

32.2. L 'ENUMERATION:
La procédure fondamentale de coordination est, quelle que soit 
la nature des éléments coordonnés, la simple juxtaposition 
(GALAND, 1969, §-2).

que monématique. Chacun des éléments coordonnés s'achève par 
une chute de la courbe mélodique et, peut être séparé de celui 
qui suit par une pause:

ai laissé-je à lui maison argent voiture 
="je lui ai laissé une maison, de l'argent et une voiture"

Il s'agit donc d'une succession énumérative sans mar-

C#) cto
(1) y - Ca, y - swa, y - Ts

il-a mangé, il-a bu, il-s'est endormi 
="il a mangé, bu et s'est endormi"

(2) Gi
Y y as aXairij i d r i m n, tumubil.
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32.3• ny, "ou bien":
coordonne aussi bien des unités minimales (nominaux libres):

Lexème Nominal 
Substitut Indépendant

. lexème Nominal + ny +

. substitut Inde-' 
pendant

que des propositions (verbales ou non-verbales):
S.P.V.
S.P.n-V. l Y

S.P.V.
S.P.n-V.

32.4. COORDINATIONS NEGATIVES ("ni...ni...")

- coordination négative de Nominaux: ta..., la... 
la+ NOM1, la+ NOM2...

(3) ur y - Sin la gma - s  la wltma-s
nég. il-connaître ni frère-son ni soeur-sa 

+Prét.Nég.
="il ne connaît ni frère ni soeur".

- coordination négative de verbes: ur...ur...
1 2 ur + Verbe , ur + Verbe ...

Dans ce cas, le second élément du monème discontinu de négatif 
(ur ...ara) n'apparaît pas (voir § 6.2.).

(4) sG imir - n ur y - Ci, ur y - swi 
de moment-là nég. il-manger nég. il-boire

+Prét.Nég. +Prét.Nég.
^"depuis ce moment-là, ni il n'a mangé, ni il n'a bu"

(5) ur i - tGW, ur i - fTl 
nég. il-pétrir nég. il-rouler

+Aor.Int. +Aor.Int.
="ni cela se pétrit, ni cela se roule (couscous)!" 
="cela n'a ni queue ni tête!"
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32.5* LES CONNECTEURS: "coordination intra-discursive"
(voir § 11.7.-11.8.-31.13.).

De nombreuses unités autonomes peuvent avoir un rôle de coor
dination. Ces monèmes apparaissent le plus souvent à l'initia
le absolue (parfois à la finale) de l'énoncé et assurent plu
tôt une connexion avec le contexte large et/ou la situation 
qu'une véritable coordination entre deux unités syntaxiques 
effectivement présentes dans le même cadre. Ce sont plus des 
déterminants de l'énoncé (indiquant une certaine liaison avec 
l'extérieur) que des coordonnants.



33. LA THEMATISATION (36)

A. INDICATEUR DE THEME

B. a y : THEMATISEUR UNIVERSEL

(36) On utilise ce terme de préférence à son synonyme 
topicalisation, en raison du caractère déjà "classique" 
du concept d'indicateur de Thème dans les Etudes Berbères 
(GALAND, 1964).
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A. L ’INDICATEUR DE THEME:
Nom à l'Etat Libre antéposé au S.P.

53.1. Cette expansion qu'à la suite de L. GALAND (1964) nous 
dénommons "Indicateur de Thème" (Ind.Th.) est extrêmement cou
rante .

Outre la marque éventuelle d'Etat Libre (pour les le- 
xèmes nominaux connaissant l'opposition d'Etat), ce syntagme 
est identifié par:

- sa position en tête d'énoncé qui la distingue de toutes 
les autres expansions nominales primaires qui suivent le S.P.V. 
(ce trait n'est en fait pas décisif, voir §.33•7■-33 • 8 . )

- une mise en relief prosodique très marquée, assez souvent 
suivie d'une pause.

-- ;------- ;----(1) inbgi3 y-Ca imnsi 
invité il-a mangé dîner 
+E.L. E.L.
(Ind.Th.) (Ex.Dir.)

="l'invité, il a dîné"
#---------- --

(2) azvu, y - T'awi t iD nT'a 
pierre, il-amenait le ici lui 
+E.L.

="les pierres, il les amenait lui-même"
-------# ___________

Y(3)imnsi, y - Ca 
dîner il-a mangé 
+E.L.(Ind.Th.)

="dîner, il a dîné"



- 456 -

--------  # ______________________•
(4) tamTut-is, fka - n as amur-is

femme-sa ont donné-ils à elle part-sa 
+E.L.(Ind.Th.)

="sa femme, ils lui ont donné sa part"

. La mise en relief se manifeste par un décrochage mélo
dique très sensible entre le syntagme de tête et le S.P.V. dont 
le début se situe à un niveau intonatif nettement inférieur à 
celui de l'indicateur de Thème, selon le schéma simplifié:

A B
(Ind.Th.) (S.P.V.)
-------------- (#) _____________

Le syntagme (A), par:
. sa position en tête d'énoncé (normalement occupée par 

le prédicat).
. le contraste mélodique et la pause éventuelle, 

fait l'objet d ’une "thématisation":c ’est le pivot sémantique sur 
lequel le locuteur focalise son attention et celle de l'auditeur.

33-2. A. BASSET (1959&) et ses disciples considéraient ces 
syntagmes thématisés comme des variantes "anticipées" des ex
pansions nominales primaires.

Les exemples précédents montrent qu'on peut effective
ment être tenté d'analyser ces nominaux thématisés comme vari
antes anté-posées (stylistiquement marquées) des trois expan
sions nominales fondamentales:

(33/1) — *- "anticipation" de l'Expansion Référentielle
(33/2) — ► "anticipation" de l'Expansion Directe 
(33/3) —
(33/4) — ►- "anticipation" de l'Expansion Indirecte.
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33. 3- Cette présentation comporte évidemment un avantage réel 
puisqu’elle permet de simplifier la description: l’énoncé à 
"anticipation" peut être ramené à une séquence canonique dont 
il ne se différencie que par une mise en relief à valeur sty
listique ;

(a) Enoncé verbal neutre:
S.P .V. »- Expansion nominale

(1) Ex. Réf.
(2) Ex. Dir.
(3) Ex. Ind.

(b) Enoncé verbal avec mise en relief:
---------------------------#_____ __
Expansion nominale + S.P.V.
(1) Ex. Réf.

T7-r ■n-î -v-»
\ C. J J .  LJ -L -L .

(3) Ex. Ind.

q  ̂ ggt; c 6116 3. n 3.1 y s p q u.0 nous 3.rioptions dâns notrG âr3 —■ 
ticle "types de Syntagmes Prédicatifs en berbère", (1975a, 
p. 84.86), où nous n'envisagions que le cas de 1'Expansion Réfé
rentielle .
On considérait alors le nominal anticipé comme syntaxiquement 
identique à 1 'Expansion Référentielle, et, on n'admettait entre 
les deux énoncés qu'une différence de nature stylistique.

Une position similaire paraît être retenue par BENTO- 
LILA (1974 , p. 224) (encore que ses formulations soient ambiguës) .
A la réflexion, elle ne va pas sans poser de sérieux problèmes. 
Elle se trouve d'ailleurs en contradiction avec la description 
de GALAND (1964, 1969a) qui dissocie nettement nominal anté
posé et post-posé au S.P.V. Pour lui, il ne s'agit pas d'une 
"variante stylistique", mais bien d'un fait syntaxique spéci
fique .
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Les écrits de L. GALAND ne sont pas de ceux que l’on 
peut écarter d'un revers de main. Ils incitent toujours à exa
men détaillé des faits.

33-4. D'un point de vue syntaxique, notre analyse de 1975a 
(Nominal thématisé = Expansion nominale primaire + mise en re
lief), repose au fond sur le fait que les expansions nominales 
primaires sont des syntagmes autonomes (fonction indiquée par 
la mraque d'Etat ou un fonctionnel) qui, par définition sont 
déplaçables.

Rappelons que la position ne joue pas de rôle fondamen
tal dans l'indication des fonctions nominales primaires.

On en vient alors aisément à considérer 1'"anticipation" 
comme une variation linguistiquement non-pertinente de la po
sition de ces expansions.

La confrontation avec les données d ’un corpus réel mon
tre que cette présentation est trop simplificatrice et qu'elle 
se heurte à plusieurs objections sérieuses.

1°) On relève de nombreux énoncés avec thématisation de 
deux nominaux qu'aucune marque formelle ne différencie (alors 
qu'ils correspondraient à des fonctions distinctes en énoncé 
neutre):

(5) atmatn- is, ictrimn zm e - n atas

frères- ses argent ont -ils beaucoup 
(Ind.Th.) (Ind.Th.)amassé
="ses frères, (de) l'argent, ils (en) ont amassé 
beaucoup".
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(6) t a m T u t , a k a l, ur as T'aK - n ara
- 1 ^ 2  femme terre neg. a-elle donnent-ils neg.

(Ind.Th.)(Ind.Th.)
="la femme, (de) la terre (=des terrains), on ne lui 

en donne pas".
(dans les coutumes relatives à l'héritage).

33-5- Seules les informations extra-linguistiques et/ou la 
vraisemblance sémantique permettent le décodage univoque de 
tels énoncés. En position d '"anticipation", la distinction en
tre les diverses expansions nominales ne repose donc plus sur 
aucun p r o c é d é  s y n t a x i q u e.Ce qui revient tout simplement à cons
tater que l'opposition syntaxique entre les trois expansions 
nominales fondamentales n'existe plus dans ce contexte.

Attribuer au nominal thématisé une des trois fonctions 
nominales primaires relèverait alors de la sémantique pure et 
non de la syntaxe. Le syntagme t hématisé est vis-à- vi s du p r é 

dicat dans un ra pp or t s yn t ax iq ue  n o n - s p é c i f i é : l'interprétation 
repose sur le seul niveau signifié.

2°) D'autre part, 1'"anticipation" peut porter sur un nomi
nal qui ne correspond pas à l'une des expansions primaires; 
on relève ainsi très fréquemment dans cette position un nom 
d'action verbal (voir § 4.13.-15/14.7. ) apparenté au radical pré- 
dicatif, et qui représente une véritable thématisation du pré
dicat :

(7a) tuFya, y - Fy
sortir il-est sorti 
(N.A .V.)

="pour ce qui est de sortir, il est sorti"
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^7b) uCi, y - Ca
manger il-a mangé
(N.A.V.)
="manger, il a mangé"

(7c) tizdin, y - zda
tisser, il-est tissé 
(N.A.V.)
="pour être tissé, il était bien tissé"

33.6. La thématisation peut même concerner une expansion pré- 
dicatoïde, voire une phrase indépendante dans un ensemble dis
cursif plus vaste; il s'établit alors un rapport de subordina
tion (sémantique) légère entre le segment thématisé et le res
te de l’énoncé:

(8 )baba-s y - T s, nT'a la y - sqrwil

père-son il-dort, lui en train il-fait du vacarme 
="son père dort/dormait3 et lui, il fait/faisait du 

vacarme"

3°) Dans les énoncés ( 2, 3 ) et ( 4 ) où le nominal "an
ticipé" serait une Expansion Directe ou Indirecte, il se pro
duit très souvent une modification structurelle qui interdit 
cette identification: le S.P.V. peut être complété par un pro
nom personnel affixe en fonction d'Expansion Directe ou Indi
recte :

- Pronom personnel affixe direct (t) en (2, 3)
- Pronom personnel affixe indirect (as) en (4)

Or, ces fonctions syntaxiques sont toutes deux satura
bles. On ne peut donc considérer les syntagmes nominaux anté
posés comme des expansions primaires directe/indirecte puisque 
ce rôle est déjà assumé par les pronoms affixes.
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33-7- On rejoint finalement entièrement L. GALAND quand il 
affirme à propos des nominaux anté-posés:

"ce sont des compléments, d ’une espèce particulière.
Leur fonction n ’est pas définie par celle du morphème, indice 
de personne ou pronom affixe, qui les reprend plus loin."
(1964, p. 41-42).

Cette analyse s'impose encore plus nettement lorsqu'on 
prend en considération les donnéès énonciatiques: la thématisa- 
tion d ’un nominal n ’est possible que dans des conditions très 
précises :

- une réponse à une question
- la reprise d'un fait précédemment évoqué (critique, con

testation, complément d'information).

L'énoncé avec thématisation est difficilement conceva
ble hors d'un lien très direct au contexte et/ou à la situation. 
L'équivalence avec l'énoncé neutre est donc toujours partielle.

On notera que la position en tête d'énoncé (même si 
elle est effectivement la plus fréquente) n'est nullement in
dispensable pour qu'il y ait thématisation; ce phénomène peut 
affecter aussi un monème en position "normale" (après le S.P.V.):

! ~~ll
(9) y - Mut, amyav - Ni

il-est mort vieillard-là 
+E.L.

"il est mort, le vieillard en question".
-  ^  n

(10) y - Ca t Mi - m3 ayrum-Ni
il-a mangé le fils-ton pain-là

+E, L .
="ton fils l'a mangé, le pain"
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//
(11) ur as TaK - n ara akal, tamTut

1 2 neg. à-elle donnent-ils neg. terre femme
+E.L.

="on ne lui donne pas de terre, (à) la femme"

33-8. Les critères prosodiques définissent à eux seuls la 
thématisation. Celle-ci est possible aussi bien avant qu'après 
le prédicat. Dans les deux cas le nominal thématisé n'est accom
pagné par aucun des indicateurs de fonction de l'énoncé neutre 
(Etat/fonctionnel).

On considérera qu'il s'agit à chaque fois d'une fonc
tion syntaxique unique et originale, celle d 'Indicateur de 
Thème.

L'indicateur de thème est donc un syntagme autonome 
déplaçable, dont la liaison au prédicat est assuré par la pro
sodie. On retiendra cependant que la position en tête de phrase 
est stylistiquement plus forte et correspond à une mise en re
lief plus marquée.
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B. ay: THEMATISEUR UNIVERSEL.
(sur le monème ay, voir aussi § 29 .18.-29.28.)

33-9- Il ressort non seulement de notre corpus, mais aussi de 
toutes les données fournies par BASSET-PICARD (1948) et DALLET—  
VINCENNES (I960, p. 136-142), que le monème indéfini ay appa
raît le plus fréquemment après un syntagme thématisé:

Syntagme (x) -«--  ay ■*-— Syntagme (z)
+

mise en relief
prosodique

. LE SYNTAGME (x):
se situe à un niveau intonatif nettement plus élevé que le se
cond syntagme:

Syntagme (x) + ay + Syntagme (z)

Ce peut être:
- un S.P .N .

(12) d timnyiwt i t nya-n 
Aux. meurtre que le ont tué-ils 
Préd.(N .A .V.)
="il a été assassiné (c'est l'assassinat qu'on l'a 
assassiné)"

- un syntagme prédicatoîde verbal ou nominal:
(13) armi D us an ay Can swit 

jusque vers ils sont que ils ont un peu
ici arrivés mangé

="ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés qu'ils ont 
mangé un peu".
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- un syntagme nominal quelconque:

(14) fL - as ay t - m a  
sur-lui que elle-s'est ajoutée

="elle est née après lui"

(15) yf tid n zik ay D y - mslay 
sur celles de autrefois que ici il-a parlé
=Mce sont des histoires anciennes dont il nous a 
parlé".

- un autonome (temporel, quantitatif, locatif),(très fréquent)

(16) zik ay t - Mut td GWalt - is 
autrefois que elle-morte belle-mère-sa
="il y a longtemps que sa belle-mère est morte"

33.10. Constatant ce phénomène de mise en relief, BASSET (1950), 
puis GALAND (1957) ont analysé ces séquences comme un degré 
supérieur de thématisation (+ marque monématique), qualifié 
d ’"anticipation renforcée".

Il y aurait donc, à l'initiale de phrase, deux types 
d ’"anticipations":

(a) "anticipation simple", marquée uniquement par la posi
tion en tête d'énoncé et la prosodie ("indicateur de thème",
§ 33.1.-38.8.).

(b) "une anticipation renforcée" comportant le relais ay.

- Enoncé normal (non-marqué); expansion post-posée au Prédicat:
(17a) y- m a  wqsis yur-s

il-s'est ajouté garçon chez-elle 
="elle a eu un nouvel enfant"
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- Enoncé à thématisation simple ("anticipation simple"):
(17b) yur-s y - m a  wqsis

="elle, elle a eu nouvel enfant"

- Enoncé à relais ("anticipation renforcée"):
(17c) yur-s ay y-rna wqsis

="c'est elle qui a eu un nouvel enfant"

33.11. On hésitera pourtant à reprendre la notion dr"antici
pation renforcée" dans la mesure où une telle terminologie lais
se supposer qu'il existe un parallélisme strict entre les deux 
faits ;
Or, 1'"anticipation simple" peut toucher tous les types d'ex
pansions (§33.1.-8), mais non un syntagme prédicatif, alors que 
la thématisation avec ay peut concerner toutes les unités si
gnificatives et tous les syntagmes, y compris le prédicat.

La séquence comportant le monème ay ne représente un 
degré supérieur de thématisation (un "renforcement") que pour 
les expansions. Le prédicat, dont la position normale est en 
tête d'énoncé, ne peut connaître la thématisation par "antici
pation simple".

Le champ d'utilisation du mon.ème ay dépasse donc celui 
de 1'"anticipation simple".

Il vaut certainement mieux retenir une dénomination 
plus spécifique et plus descriptive, comme celle de: 
"thématisation à relais disjonctif, thématisation à monème ay ".

33.12, A partir de la notion classique d '"anticipation renfor
cée", L. GALAND (1957, et surtout, 1964) a développé une ana
lyse qui tend à présenter le syntagme en "anticipation" (qu'el
le soit "simple" ou "renforcée") comme un prédicat.
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Il est suivi en cela par Th. PENCHOEN (1973, p.199) 
qui attribue même une fonction de prédication au monème ay.
Il est sûr, comme on peut le voir à partir de tous les exemples 
précédents» que le segment initial est le centre sémantique de 
et SYNTAXIQUE de l'énoncé (voir ex. 12 à 16).

33-13- En fait, on ne suivra pas GALAND et PENCHOEN ¿ur cette 
position car, elle présente plusieurs inconvénients graves:

- on devrait logiquement considérer ay comme un "Auxiliaire 
de Prédication universel", et, admettre le caractère potentiel
lement prédicatif de tout signe linguistique, quelle que soit 
sa taille (unité significative minimale ou syntagme) et quelle 
que soit sa structure. Il y a là un véritable risque de dilu
tion-liquidation de la notion de prédicat.

- elle met entre parenthèses les conditions concrètes de 
production de tels énoncés.
La thématisation (avec ou sans le monème ay ) est impossible

( 37 )"à partir d'un zéro absolu de discours" ; elle implique tou
jours un lien très étroit avec le contexte linguistique immédiat 
ou la situation:

. réponse à une demande d'information

. rectification-contestation du discours de l'interlocu
teur . . .
La thématisation est toujours très étroitement liée à une si
tuation de communication déterminée.

(37) F. FRANÇOIS, Séminaire 1977-78.
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33-14. D ’autre part, la thématisation avec monème ay se réa
lise dans un cadre syntagmatique obligatoire:

# Syntagme (x) ay Syntagme (z) # 
et, en toute logique, ce serait l’ensemble de cette séquence 
qu’il faudrait alors analyser comme prédicative.
Sauf à compliquer sensiblement la présentation, on a bien inté
rêt à considérer le monème ay comme une unité étrangère'à la 
prédication, ou, en d'autres termes, à maintenir la distinction 
entre les notions de prédication et de thématisation.

Le fait que des syntagmes prédicatifs puissent être 
suivis de ay + Prédicatoîde (la thématisation se surimposant à 
la prédication) confirme d'ailleurs cette analyse (à moins d'ad
mettre une double prédication !?).
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33-15* Un cas particulier de thématisa.tion :
ay-a / ay-n... déterminant déîctique de phrase.

Dans le même cadre syntagmatique, la combinaison de l'indéfini 
ay avec l'une des modalités locatives constitue une autre illus
tration de l'imbrication des notions de thématisation et de 
prédication; on relève des séquences de forme:

Syntagme (x)+az/-a, ("ci, ici") 
agi,

-n/Ni, ("là, là-bas, ailleurs").

Le syntagme (x) est toujours à noyau nominal. Il s'agit 
souvent d'un lexème ou d'un syntagme nominal référant à la du
rée, à la distance ou à la quantité (et, plus généralement, à 
toute donnée quantifiable):

(18) sin waGurn ay-a 
deux mois que-ci
="cela fait deux mois, il y a deux mois"

(19) atas n mDn ay -Ni 
beaucoup de gens que-là
="cela fait beaucoup de monde, c'est qu'il doit y 
avoir beaucoup de monde".

On pourrait assez aisément, à ne considérer que ces 
cas, définir le complexe ay + modalité locative comme un auxi
liaire de prédication dont le rôle serait de "prédiquer" l'élé
ment nominal qui précède.

Mais le problème est en réalité tout autre puisque le 
groupe ay + modalité locative peut succéder à un syntagme pré- 
dicatif nominal dans lequel ta prédication est déjà assurée 
par le monème spécialisé d :
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d + Nom ay-a/-n

(20) d nK ay-a
Aux. moi que-ci 
Préd.
="c'est moi que voici, que v'ià!"

33.16. Tant par sa structure que par ses conditions d'appari
tion la séquence:

syntagme (x) +"ay + modalité locative"
(nominal)

est entièrement assimilable au type général:

syntagme (x) + ay + syntagme (z)
Le déterminant prédicatoïde introduit par ay est simplement 
remplacé par un déterminant grammatical (modalité nominale).

ay + modalité locative n'est donc pas un auxiliaire 
de prédication mais un déterminant qui participe à la thémati
sation du syntagme ou de la proposition qu'il suit.



SYNTHEMATIQUE LEXICALE:

DERIVATIONS EXPRESSIVES 

ET COMPOSITION.
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34. SYNTHÉMATIQUE LEXICALE: DÉRIVATIONS EXPRESSIVES ET COMPOSITION.

A. DERIVATIONS DE MANIERE: DERIVES EXPRESSIFS

34.1. Ces procédures de dérivations concernent tous les lexe
mes, qu'ils soient verbaux ou nominaux.

L'analyse des synthèmes nominaux est d'ailleurs géné
ralement plus aisée: leur base de dérivation est plus fréquem
ment attestée et la relation sémantique qui lie cette base à 
son dérivé est souvent plus claire.

. REDOUBLEMENTS

1°) Sur base bilitère
1 P 1 P 1 ?a)- C C / C C C C :

Il y a simple répétition de la base. On dénombre en kabyle une 
bonne cinquantaine de verbes présentant cette structure; la ma
jorité d'entre eux est consitutée par des verbes onomatopéïques 
(qui ont d'ailleurs des significations très variables d'une ré
gion à l'autre) qu'il n'est pas possible d 'analyser comme des 
synthèmes.

On relève cependant des verbes qui sont de véritables 
dérivés puisque leur base de dérivation est bien attestée:

- glgl'. "être boueux, fangeux, *—  gl, "stagner".

- frfr: "voleter, s'envoler", -«—  *fr — - ifr3 "feuille",
afraw, "aile" et Chleuh afr, "voler".

b)- / C±CdV C1^  :
Il y a redoublement complet et apparition d'une voyelle (/u/, 
dans tous les cas attestés). Les rares verbes kabyles présen
tant cette structure semblent tous être de véritables dérivés:
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- glugl : "être boueux", -*—  gls "stagner".
- RluUl: "aller à petits pas, se blottir, lambiner", ■*—  kl3

"séjourner", — -rtikl-L, "marche".
- qluql : "branler", ■«—  y l/ql3 "bouger" (?), — qluLi3

nquql3 "branler", et yli, "tomber".
- zluzl: "être ornementé de ferraille", •«—  * zl (?)

c)- C1C2 / C^V C1C2 :
Il y a répétition de la première consonne et introduction d'une 
voyelle (le plus souvent /u/). La majorité des exemples cités 
ne sont attestés que précédé d'un morphème (m ou n) dérivation- 
nel d'orientation:

- nuNd: dans mnuNd3 "être entortillé", ■<—  Nd3 "être enroulé"
- dudr: dans mdudr3 "être abaissé", -—  adr, "être abaissé"
- rurd: dans ndudr3 "être exterminé", srurd3 "marcher à pe

tit pas", hrurd3 "se mouvoir péniblement", -—  *rd3 (c>.) 
— *- murd3 "se traîner au sol".

- nuNt: "apparaître" -*—  init3 même sens, touareg inay,
"ê. nouveau".

- guGi : "s'attrouper", -«—  *gy/gt3 "être nombreux, — >- Gwt3

"ê. nombreux".

34.2. Les exemples qui portent, en plus du redoublement, un 
préfixe dérivationnel m ou n3 sont peut-être à analyser, non 
comme des bilitères à redoublement de la première consonne, 
mais comme des trilitères (par préfixation de l'élément nasal) 
à redoublement de la deuxième radicale:

trilitère: bly -----------bluly (C1C2C3/ C1C2V C2C5)
bilitère .: arg — *mrg — -*■ mrurg

adr — ► * ndr — ndudr
*afd — >-*nfd — -*• nfufd
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d)- C1C2/ C1C2C2 
Il y a reprise de la dernière radicale et allongement de la 
consonne médiane:

- QSs: "provoquer de violentes douleurs", -—  Qs, "piquer".
- gMm: "serrer les lèvres, être discret, secret",

iff*—  gm3 — ► Gm\ "silence!".

34.3. 2°) Sur base tril-Ltère

Le redoublement complet des trilitères est inexistant en kabyle 
contrairement au touareg où il est bien attesté. Par contre, le 
redoublement de la radicale médiane a connu, en kabyle, un dé
veloppement impressionnant puisqu'on relève plus d'une centaine 
d ’exemples. De même que pour les bilitères, il n ’est pas tou
jours possible de trouver une base de dérivation dans la lan
gue actuelle.

a)- C1C2C3/ C1C2C2C3:
2 -Il y a simple reprise de C qui est realisee longue.

- wlLs: "être sombre, sale, d'une couleur non franche",
$-«—  wls, Maroc, Ls3 "être obscur".

- GWnNi: "rebondir", -—  *gny3 — gn3 "se coucher".
- mlLi: "vaciller", ■«—  *mly, (?).

b)- C1C2C3 / C1C2v C2C3:
-  ̂ 2 Il y a répétition de C et introduction d'une voyelle:

1 2  2 31. C C a C C :
- frark: "être largement fendu", ■*— frk, "fendre", — >- frkk3

"être fendillé".
- flali: "apparaître", -—  * fly ,(*!)-
- brarh: "être grand ouvert", -«—  arabe brh.
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34.
Il

II
tre

1 2 . 2 32. C C i C C :
gl-Llz: "se rouler au sol", -—  glz3 "rejeter , dédaigner". 
zrirg: "couler, filer", •*— zrg3 "filer", — *- 

azvgW/izrgWan3 "raie, bande”. 
hlils: "tressaillir", ■*— *hls3 (?).

3. C1C2u C2C^: (type le plus abondant) 
zlulf: "être échaudé, -«—  zlf3 "griller".
fsusi: "être défait, s'effilocher", ■*— fsy3 "défaire, se 

défaire".
ftuts : "être émietté", *—  fts3 "émietter". 
kmums : "être serré en boule", -*—  kms3 "serrer, être en 

boule".
krurf: "être paralysé", -—  krf3 même sens.

c)- C1C2C3 / C1C2C3C'5:
_ a simple reprise de C3.
fxss: "être tout écrasé", -«—  fxs3 "être écrasé". 
grss: "se coaguler, se crevasser", -«—  grs3 "geler". 
frkk: "être fendillé", -—  *frk3 "fendre".

d)- C1C2C3/ C1C2C1C3:

mrmy : "eclater en sanglots", •*—  mrR3 ( ? ) .
£brbk: "tomber avec bruit", -«—  ¿rfe(?).

e)- C1C2C3/ CXu C2C3:
2a allongement de C et introduction d'une voyelle /u/ en-

1 2 C et C .
BuZg: "être fâché", —  bzg3 "être enflé".
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3°) Sur base quadrilatère 
Tous les exemples attestés sont du type :

akW8bar, "crochet”.
fgrs, — ► afgruë,

- kébubr: "être crochu", -—  ksbr,
- fgruré: "être en grumeaux", *

"grumeaux".
- Brquqë: "être multicolore", -—  brqs, même sens.
- fymums: "grignoter", —  fyms, "grignoter".

34.5. AFFIXES
1°) Préfixes:

- B/b: Brwi ,

. BuZl,
. Bdlulg,

. aburgl,

. abîma,

"être sens dessus dessous", -•—  rwy, "être 
remué".
"s'étendre négligemment", Zl, "s* étendre",
"être dégoulinant d'huile", «*—  dlg, "être 
huileux."
"figue noire" ' urgl, "figue mâle"
"marais" •*—  aima, "prairie humide"

Br/ . 
br

B rNi,

Brzyzf,

Brzgzw, 
Brkuks,

"faire le fier à bras", •*—  rny, attesté 
dans nrni, KWrnNi, TrnNi. Voir aussi mu, 
"vaincre, ajouter".
"être démesurément long", •*—  zyzf<iyWzif 
"être long.
"être verdâtre", ■*—  ■ zgzw, "être vert".
"être en grosses boules", 
sksu, kskSu, "couscous".

kuks/ksx

- é : aeamar, "grande barbe broussailleuse", 
"barbe".

(t)amar(t),

- D/d: Dvwz, "être complètement tordu", <—  rwz,>rz, "être 
brisé", — »- taruzi, "cassure", T'ruzu, (ao
riste intensif). La racine*rW3 permettrait
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- Dr/dr:

- d/T: 

~ f :

- G :

- Gr :

- h : 

- h

34.6.

- h l u  : 

-hnu :

DuQs 3  

Dryl 3

TrnNi3

d'expliquer la voyelle /u/ attestéedans les 
mots de la même famille.
"sursauter, être vif" «*— Qs 3 "piquer".

"etre aveugle", yl/ql3 "regarder", — *-
muql3 smuql3 "regarder" et le présentatif 
aql-iyi . . . "me voici".
"provoquer, faire le fier à bras", 
(>nrNi) .

rny,

funzr3  

fuyms 3  

fzqr3

"saigner du nez", nzr3 — *- anzarn3 ne z . 
-*■ tuymst3 "dent".
— zqr3 "se fendre, se

"grignoter", -»—  yms3- 
"éclater, se fendre", ■* 
crevasser".

fiTé3 "manifester sa joie", -«—  iTiz3 "soleil". 
(s)fzwi3 "faire vite, être alerte", zwi3 "secouer
( s ) fuKs 3 "prendre en faute", ■*— Ks3 "ôter, enlever"

GuSm3  

Gdluls 3

Grduds 3

"se tenir coi", ■*—  sm3 — ► susm3 "se taire" 
"somnoler", Ts3 "dormir" (avec infixe li
quide ) .

"somnoler", -«—  Ts3 "dormir" (avec redouble
ment de la pharyngalisé).

(s)hrfs3 "marcher lourdement", rfs3 "piétiner".

hrurd3 "se mouvoir avec peine", -«—  rd ( >rurd) . 
hulfu, "ressentir", -«—  lfu3 "advenir". 
hnunz3 "se torcher", -*—  anz3 

(m)hzwir3"courir à l'envie" * 
hlwd3 "être liquide (aliment)",

"s'agenouiller". 
zwir3 "précéder".

lwd3 "être mou,
flasque", — *- ahlwid, "purée-semoule". 

hluèg3 "glisser, -—  Sg3 même sens. 
hnuSd3 "glisser", -—  êd3 même sens.
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- k/K : K s m u m i 3 "réagir à quelque chose d'acide au goût",
■*—  i s m u m, "être acide".

. K n u N d, "être entortillé", -<—  N d 3 "être enroulé"
(> n u N d ).

. K W r n N i 3 "être rabougri, noueux", -«—  *rny.

. t a k a f v a v t 3 "crème du lait", —  ifviv, "surnager".

. (s )K uT f3 "pincer, chatouiller", T f 3 "tenir".

- Kv/Y^v: KvFz, "être écrasé, froissé", •*—  F z 3 "mâcher".
. KWreC-is"être frisé, crépu et abondant (cheveux)",

•*—  C3 "manger".

- I : (s)luFz, "mâcher négligemment, avec ostentation",
■*—  Fz, "mâcher".

. l u m z i, "faire l'homme", ■*—  i m z i, "être jeune".

. Imzi, " dédaigner" ——  i m z i, "être jeune".

~ ci/y/x : yndfj "bouder, être fâché", *•—  ndf, "être avivé 
(blessure)".

. q u n & e 3 "se tenir droit, roide", -<—  nge 3 "aiguil
lonner".

. (s ) q u d v 3 "boiter" , •*—  adar 3 "pied".

.a q M u é 3 "bouche, gueule" ■*— i m i 3 "bouche".

- q lu/Rlu : q lu nd m3 "somnoler ", ■*— n u d m 3 "avoir sommeil".

- t : i s ) r iï g3 "s'envoler", ■<—  a f g 3 "voler".
. (s)viDm, "couler , (larmes)", •«—  u D u m 3 "tomber gout

te à goutte".

- t/T : (s)tufu, "avoir le temps", ■*— *f 3 — *- touareg a f 3

même sens,Foucauld, t. 1 p. 295- 
. TuLs, "être ébloui", w L l s 3 "être obscur"

(— >-*wls/Ls ) .

g:- w : w u n z r 3 "saigner du nez", -*—  nzr.

. w r n N i 3 "être rabougri", -—  v n y .

34.7.
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- z / z  : Z n f u f r 3 "se dissimuler, s'esquiver", -«—  Fv 3 se
1 - •cacher" (avec redoublement de C , et prefi- 

xation d'un élément nasal).
. Zwv - i vy, "pâlir, jaunir (soleil)", -<—  i w r i y 3 "être 

j aune".
. Zdmv, "faire front, provoquer", * d m r 3 —

i d m a v n , "poitrine".
. Zn u K r , "transporter à la hâte", n k v 3 "se lever"
. Z l m d s "être ( à ) gauche", -«—  l md 3 "être mou".
. a z l m a d , "gauche".

-  s : ( s ) e u &g r  3 "être impoli, grossier", z g v , — - m z g r  3

"grogner".

34.8. On a classé à part deux préfixes dont la fréquence est 
bien plus élevée que celle des morphèmes précédents :

- s  : s m L l 3 "être blanchâtre", -<—  i m l u l , "être blanc".
. élqf, "attraper au vol", -<—  Iqf, "attraper" (arabe)
. s r u r d 3 "marcher à petits pas", -*—  r d .

. s u F 3 "être enflé, enfler", u F 3 "être enflé".

. s n g l 3 "être en suspens, traîner contre son gré",
■*—  a g i ,  "suspendre" (Maroc) (préfixe n ) .

. s k u n T d , "s'agripper", ■*— n T d,"se coller, adhérer", 
(avec préfixe k ).

- z : z e l q 3 "être étiré, allongé", ■*—  e L q, "pendre".
. z e l u l q , "se suspendre, se balancer", —  ¿L q 3 avec

2redoublement de C .
. é q r 3 "se dessécher, se crevasser", -«—  ya v / Q a v ,

"être sec".
. z q u q r 3 idem, avec redoublement de la première ra

dicale.
. z y L l 3 "être creux, en forme de coquille", y II3

— *- i m y L l , "chaume" .
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. zlkd3 "être étiré", lkd3 — - touareg, alKud,
"fouet".

. zgugl, "se pendre, se balancer", agi, "pendre" 
(Maroc).

• zfl, "partir au galop", fl3 "partir".

34.9. 2°J Infixes:

- h  - : fh tut s, "être en grumeaux", —  fts>ftuts3 ' afta
tas 3 "terre en grumeaux".

. amQ'rahan, "très grand", -«—  amQWran3 "grand"

- k - : fukti3 "jaillir avec abondance (eau)", ■*—  fti3 "se
multiplier".

- I - : sluMê3 "se dorer au soleil", suMs3 "rester au
soleil".

- m - : Tmbl3 "être enflé comme un tambour = être fâché"
•*—  Tbl3 "tambour".

- s - : agzdur3 "ustensile (terre)" -*—  agdur3 "cruche",

Plusieurs de ces éléments infixés peuvent être d ’an
ciens préfixes, introduits dans le radical secondairement. Ceci 
semble être notamment le cas des infixes fy, l et z.

3°) Suffixes :

Les morphèmes dérivationnels suffixés sont peu nombreux 
mais bien attestés.

a)- t: En touareg, cet élément est encore senti comme n'ap
partenant pas en propre au radical puisqu'il peut disparaître 
dans certaines formes de conjugaison; par contre, en kabyle, il 
est parfaitement intégré au radical. On peut citer:
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10.

¿uKt3 

y Lt3

(s)fiL t3 

nubgt} 
iyrit/Syrt3 

GWt3

rwt,
KuFtj

vG

lumt3

Kurftj

nk.ft3 

asksut3

b)~ s: 

QuMs 3

nuNs 3 

Qus3  

TuTs 3

aeQus, 
abSus3  

aqMus 3  

azrmumus 3  

agRas 3  

aTblus 3

Y"soupçonner", arabe Sk3 "le soupçon",
"prospérer " , *•—  lyla3 "récolte" , (arabe), 
"augurer", —  lfal3 "présage" (arabe).
"être invite", nbgs — *- inbgi, "invite",
"crier, pousser des you-yous", -«—  yr, "crier", 
"être nombreux", «*—  g/gy (?), — taQa3  

"plus grand nombre, beaucoup".
"être battu (céréales)", ■«—  rwy 3 (?). 
"bouillonner, produire de l ’écume", -«—  kf,— *- 
ayfki, "lait", kftifj "bouillonner".
"produire de la vapeur", ■<—  *rgW, — - iraGWn} 
"vapeur".
"faire des reproches", lum3 "même sens",
"cuire à l'eau, sans apprêt, être sans sauce",
■«—  *krf3 — »- akWrfa3 "son, résidu des céréales 
après vannage".
"cesser", -*—  Hfu3 "cesser, finir" (?). 
"couscoussier " , •*—  sksu3 "couscous".

"s'accroupir pour faire ses besoins", ••—  Qims 
"s'asseoir".
"fouiner", ■*—  init/nuNt3 "apparaître".
"être anéanti", ■*—  Qu3 "être fini", (Ghadames). 
"être perforé", ■*—  tir, "oeil", — ► aTiTus, 
"trou".
"perle, pacotille", •*— ae-Qa3 "grain".
"petite bête (vers)", —  ab£a3 "petit caillou". 
" bouche, gueule", ■«—  imis "bouche".
"lézard", ♦— azrm3 "serpent".
"gravier", ■*—  akWRa3 "motte".
"bidon, boîte", —  Tbls "tambour".



Ce suffixe est encore très vivant dans les diminutifs 
de noms de personnes:

- emrus ■*—  aemr
- hüus ■*—  7zDu
- bkikus •*—  ibki "singe"

r • Y- br%rus —  brzru personnages de contes.

%- rwy3 "être remué ", vw (?), — ► rwt.
- guGy 3 "s’attrouper", ■*—  g (?), — *-
- Y " t o m b e r " ,  * yl3 — qluql, nquql(l) .

Il semble donc bien qu’il y ait alternance de /t/ et
/y/ à la finale. A l'appui de cette hypothèse, on peut citer 
le substantif akafay/ayfki, qui porte un /y/ à la finale alors 
que le verbe Kuft3 de la même racine porte un /t/.

d)- n: (suffixe de diminutif nominal)
- amdun3 "trou d'eau, bassin" tamda3 "mare".

34.11. Sur le plan des valeurs, la détermination du signifié 
de ces diverses marques dérivationnelles n'est pas très aisée.
Le faible nombre d'exemples attesté^ pour la plupart des déri
vations et, surtout, l'absence de base vivante dans de nombreux 
cas, ne facilitent pas le travail d ’analyse sémantique. On peut 
cependant tenter une première approche du problème. On s'appuie
ra surtout pour cela sur les informations apportées par les 
substantifs pour lesquels les rapports sont souvent plus évi
dents.

- B et Br semblent exprimer 1'ampleur, la démesure avec une 
nuance péjorative. Le substantif abviyW Lal3 "grosse coquille" 
par opposition à azyWLal3 "coquille", confirme cette analyse.
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- Kv/KWr paraissent noter l'idée de "repli sur soi, enroulé, 
serré". Ce préfixe est dans doute apparenté à la racine kur
(— *- skur, "mettre en pelote", takurt, "pelote").

- l a  nettement une valeur péjorative: Fz, "mâcher" — »- (s)LuFz, 
"mastiquer avec bruit, ostentation".

- s e t à semblent exprimer l'imperfection du procès dans 
SmLl, mais aussi la dispersion: SkunTd,"s'agripper, s'accrocher", 
de nTd, "coller, adhérer".

- le suffixe ë implique souvent la petitesse, notamment 
pour les substantifs, ex. tamda, "mare"/ tamdust, "petite mare". 
Les verbes cités appartiennent tous (sauf Qus) au vocabulaire 
enfantin, ou au vocabulaire employé par la mère lorsqu'elle 
parle à (ou de) ses enfants.

34.12. Cette dernière remarque est d’ailleurs applicable à 
toutes ces unités qui appartiennent pour la plupart au langage 
féminin. Beaucoup seraient même assez incongrues dans la bouche 
d’un homme.

On constate que les latitudes de combinaison des diffé
rents morphèmes dérivationnels (orientation/manière) sont très 
grandes. Un dérivé comme znfufr (de Fr) combine trois éléments 
de dérivation:

1. un redoublement de la première radicale,
2. un préfixe d'orientation n.
3. un préfixe de manière z.

Ce long inventaire montre toute l’importance de la dé
rivation expressive dans la formation du lexique kabyle.
Même si la plupart de ces procédures de dérivations relèvent 
désormais de la diachronie, certaines restent’ cependant vivan
tes et productives; ce sont,
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34.13.
. le suffixe -s (diminutif)

. les redoublements internes, notamment sur bases trilitères; 
un dérivé expressif formé artificiellement sur ce modèle sera 
toujours correctement décodé:

bzg} "être mouillé" — »- *bzuzg3 "être trempé de-ci,
de-là",
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B. LA COMPOSITION:

34.14. Bien que très rare (comme dans tout le chamito-sémiti- 
que ), la composition n'est pourtant pas totalement absente en 
kabyle.

On en retrouve des traces qu'il serait certainement pos
sible de revivifier en synchronie; dans l'optique "fixation-- 
standardisation", cette procédure contribuerait de façon non-né
gligeable à la solution du délicat problème de l'enrichissement 
lexical.

Les formes attestées, analysables en terme de composition 
(lexème + lexème), procèdent le plus souvent du figement d'un 
syntagme :

Nom^ + Nom^ 
déterminé déterminant

1. asyrsif: "variété de peuplier"
< asyav + asif 
"bois" "rivière"

2. ayWsmar*: "maxillaire (inférieur)"
<(i)ys + (a)mav

"os" "menton, barbe"
£ (cette forme inciterait à poser pour iys, "os" une-racine 
primitive yus ).

3• iysdis: "côte"
< iys + (i)dis 

"os" "côté"

4. aqsbud, taqsbut: "demi-bassin et partie supérieure du
fémur"
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Ht< ys/qs + (a)bud

"ventre, tronc..."
t /y/ n'ét

nèmes indépendants).
( on sait que /q/ et /y/ n ’étaient pas primitivement des pho-

5. tiqsrit: "cuisses et fesses (latéralement)"
< ys/qs + (i.)vi

"os" "bord"

6. ilmndis; "flanchet, zone (latérale) entre les côtes
et le bassin"

< ilm + n + (i)dis 
"peau" "de" "côté"

7. t'if'Lveqst: "petit crabe d ’eau douce"
< ifiv y + Qs 

Nom d'animal, (verbe)
"serpent..." "piquer, sursauter,,,"

On aura remarqué l'importance du phénomène dans la zone 
sémantique des désignations des parties du ©orps humain.’

34.15. Des traces de composition semblent même se retrouver 
dans les verbes:

, (s)gunfu: "se reposer"
< gn + ufu ?
"dormir, "être au matin
s'allonger" faire jour,,."/ af "avoir le

temps" (touareg).
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35. QUELQUES REMARQUES SUR LA "LANGUE" DE LA 

POESIE KABYLE.

35-1. Une soixantaine de pièces poétiques ont été recueillies/ -7 U \
au cours de la constitution du corpus
Ces poésies sont généralement courtes, (une dizaine de vers 
en moyenne) et appartiennent de façon prédominante à une veine 
lyrique, féminine et villageoise (par opposition à la "grande" 
poésie d'auteurs).

Ces textes poétiques sont très aisément identifiables 
comme tels par la seule considération de leur matériau linguis
tique .

Cette "langue de la poésie" kabyle par référence 
à l'usage local courant est définie par:

(a), l'absence de variations phonético-phonologiques,

(b). d'assez nombreux écarts morphologiques (notamment posi- 
tionnels),

(c). d'assez nombreux écarts syntaxiques,
(d). une recherche systématique de la variété lexicale.

Très curieusement, ces caractéristiques sont apparem
ment à l'opposé des conclusions que tire P. GALAND-PERNET ("La 
koïné des chleuhs", 1967) après étude de la langue littéraire 
chleuh (awal amaziy).

(38) S. CHAKER, Poésies et chants de Kabylie} Alger, CRAPE, 
Oct. 1977 (pré-publication).
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Il est cependant vrai que la poésie chleuh est produi
te et diffusée dans des conditions fort éloignées de cellesqui 
existent en Kabylie.

35.2. NIVEAU PHONETICO-PHONOLOGIQUE :

Aucune particularité phonétique ou phonologique n'a été 
relevée dans les textes recueillis.
L'examen de corpus (BOULIFA, HANOTEAU, AMROUCHE, MAMMERI. ) 
provenant d'autres régions de Kabylie, confirme ce constat: 
la phonologie du discours poétique est intégralement réductible 
à celle de l'usage courant.

Lorsque le poème a une origine extérieure au groupe où 
il est recueilli, sa phonologie est automatiquement adaptée à 
celle du parler local.

Contrairement à ce-qui a été mis en évidence par 
P. GALAND-PERNET pour le monde chleuh, la poésie kabyle ne joue 
absolument pas les latitudes de variations régionales phonético-- 
phonologiques.

35.3. NIVEAU MORPHOLOGIQUE:
Les variantes morphologiques spécifiques de la "langue 

poétique" sont plutôt rares au niveau monématique, tant dans le 
lexique que pour les unités grammaticales.
On relève cependant:

"suivre", au lieu de dfr 
ula, "il n'y a pas" qui remplace presque systématiquement 

la forme usuelle ulaê, même dans des contextes ou 
ula serait tout a. fait exclue dans l'usage courant 
(voir § 10.3 .). 

a, modalité verbale de "NON-REEL" apparaît dans des
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environnements ou le discours normal aurait la va
riante ad :

(1) a fL - any Dhm - n Ibhuv 
N.Réel sur-nous foncent-ils mers 
=les mers vont nous submerger"

35*4. ' Les faits les plus marquants se situent au niveau de 
la morphologie positionn'elle; la poésie est caractérisée par 
de plus grandes latitudes de variations dans la position des 
unités. Cette donnée est particulièrement sensible dans le cas 
du syntagme verbal ad ("Non-Réel") + Verbe + Expansions Nomina
les Indirectes; les compléments qui suivent normalement le ver
be peuvent le précéder ou s'intercaler après la modalité ad:

(2a) i tmasahuT' ad si - n
à conte N.Réel écoutent-ils 
="ils vont écouter le conte" 

au lieu de la succession normale:

(2b) ad sl-n i tmasahuT'
(3a) ad fL -am y - Zi wakli 

N.Réel sur-te il-tourne noir 
="le boucher-noir tournera autour de toi"

au lieu de:
(3b) ad y-Zi fL-am wakli
(4a) ad fL -i i - vu

N.Réel sur-me il-pleure 
="il pleurera à mon sujet"

au lieu de:
(4b) ad i-vu fL-i
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(5a) amk yid -s t - ara
comment avec-le elle-est advenue 
="qu'est-ce qui lui est advenu"

au lieu de:
(5b) amk t-dra yid-s

Il s'agit dans tous ces cas de modifications linguistiquement 
non-pertinentes de .la position.
L'incidence du déplacement est purement stylistique.

35-5- NIVEAU SYNTAXIQUE:
- Transgressions des latitudes combinatoires :

. bu, préfixe adjectiveur est associé directement a un ver
be dans le syntagme:

(6) bu gzm - n wafriwn 
à sont coupés-ils ailes

="dont sont coupées les ailes"
alors que ce morphème ne se combine normalement qu'avec des 
Noms ( = "celui à.. . . " ) .

. yiwn, "un", nom de nombre est employé comme déterminant 
post — posé d 'un nom:

(7) ibrdan yiwn ="1’unique chemin" 
chemins un

alors qu’en berbère le nom de nombre est toujours le déterminé 
précédant un nom déterminant (" = un de- homme"). Cette position 
constitue un véritable changement de classe: le nom de nombre 
y est traité comme un adjectif (déterminant lexical de Nom).

. mslay,"parler", est relevé avec une expansion nominale di
recte plutôt inattendue: abrid, "chemin"-.
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(8) T'mslay - y abrid = "je parle au chemin" 
parle - je chemin

(il s'agit d'ailleurs plus d'un fait de transgression lexico-- 
sémantique que d'une anomalie syntaxique).

. faits de non-accord desmodalités personnelles du verbe dans 
un même texte. Il s'agit toujours d'alternances aléatoires entre 
la 1ère personne du singulier ("je") et celle du pluriel ("nous"). 
On rencontre aussi bien l'alternance "je-nous" que "nous-je":

(9) ... y ~ yli D fL- i Tlam

il-est tombé ici sur-me obscurité 
aql - ay n - T'azg n - xTi

vcici-nous nous-enflons nous-dégonfIons 
="1'obscurité m'enveloppe, nous
nous subissons les états les plus extrêmes".

. mi,qui est normalement un subordonnant (="quand", lorsque") 
est employé comme coordonnant (="alors", "donc") dans trois 
poèmes d'inspiration religieuse ou rituelle.

35-6. - Fréquence de certaines données grammaticales.
. emploi relativement important du thème verbal d'aoriste 

simple (sans la particule ad) qui est excessivement rare dans 
l'usage courant; on en a relevé une dizaine d'exemples (voir 
§ 15.25.-15.29. )

. fréquence nettement plus élevée des phrases non-verbales;
Les données numériques (voir § 18.2) sont même assez sensible
ment modifiées puisque la répartition est la suivante:

. S.P.V. = 7Q+% (au lieu de 80$)

. S.P.N. = 17 % (au lieu de 10%)
(d Nom)

. S.P.n-V.= 13% (au lieu de 10 %) 
divers
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35-7- Dans cette dernière catégorie, les énoncés présentatifs 
connaissent une fortune exceptionnelle en début de poèmes: une 
bonne quinzaine de pièces commencent par un présentatif:

aql-i voici-me, ="me voici"
a-t-a voici-le, ="le voici"

, Fréquence très élevée des énoncés exclamatifs et interpel- 
latifs en début de poème, (une cinquantaine d'exemples).

Ces deux traits paraissent bien être l'indice d'une 
poésie à la fois lyrique et publique.

. Prédominance de la parataxe comme procédure de liaison des 
propositions. On relève très peu de coordonnants et de subordon
nants. La juxtaposition des énoncés est une règle quasi-générale, 
la relation entre éléments constitutifs étant assurée par le 
seul niveau sémantique. De nombreux poèmes sont entièrement cons
truits sur ce modèle.

(1Q) vuh as i Ibhr f Rif 
aman is d izgzawn 
y-uwt D ubhri n tmDit 

y-éu r it d -iqèlawn 
aKn ay i-suba wul-iw 
ay u-Cuv d imslayn

= "lonf̂e le bord de la mer-, 
l’eau en est toute bleue, 
le vent du soir se lève 
il la couvre de fétus 
ainsi est mon âme,
toute emplie de paroles (refoulées)"
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35-8. NIVEAU LEXICAL:

Le corpus poétique révèle dans toutes ses parties une 
très nette tendance à la diversification lexicale. Cette recher
che permanente se traduit par:

- l ’utilisation de lexèmes archaïques, à peu près inconnus 
dans l'usage courant. Bien souvent, on est même obligé d'avoir 
recours aux autres dialectes berbères pour les interpréter avec 
précision :

tamT'ant, "mort" (Touareg, chleuh...)
xas3 "seulement" (Touareg, chleuh...)
anza, "trace" (chleuh: "preuve")
tiSas, "frayeur" (Touareg: "tremblements")
tiV.vV.as, "mensonges" (Touareg, chleuh, Tamazight. . . )
SuGrrij "espérer" (Djebel Nefoussa-Libye)
vim3 "essayer, éprouver" (Touareg, Chleuh...arm,

essayer, goûter) 
ayl3 "posséder, avoir droit" ( — *"ayla3

"propriété")

- l'emprunt d'unités à d'autres parlers kabyles:
tuLas3 "jeunes filles"
ihbubn, "figues fraîches"
anzgum, "misère, souci" (Petite Kab.ylie)

Enfin et surtout, par:
- l'emprunt de lexèmes à l'arabe.

Les exemples sont innombrables, tout particulièrement dans la 
veine religieuse.



- 493 -

35-9- On en arrive même parfois à la présence de doublets 
d'origine arabe: une variante plus proche du modèle arabe vient 
concurrencer une forme plus ancienne ayant la même origine:

le pluriel lütub3 "livres", respectant la forme de pluriel 
arabe, vient remplacer le normal tiUtabin, de même origine 
mais tout à fait intégré à la langue.

Cette fréquence élevée des arabismes dénote:
- le caractère ancien et profond des contacts avec la langue 

et la culture arabes.
- le caractère semi-savant de certaines pièces dont les au

teurs devaient certainement avoir un minimum de formation 
arabo-islamique (ce qui n'est pas le cas général en Kabylie).
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36. Co n c l u s i o n s :

36.1. Au terme de cette étude, on espère avoir four
ni au lecteur les informations essentielles sur une langue dont 
les structures sont variées et originales en bien des points.

On souhaite en tous cas qu'il n'aura pas été trop dé
routé par une organisation générale qui n'est pas tout à fait 
conforme au(x) modèle(s) classique(s). Cette description a été 
conçue comme un instrument de travail et de consultation: une 
série d'index et une table des matièresdétaillée devant permet
tre au lecteur de s'y orienter aisément , et de surmonter la 
concision, voire la sécheresse de l'exposé.

On reste pourtant bien conscient de certaines limites 
de ce travail auquel on pourra reprocher:

Io- d'être trop rapide sur les questions de signifiés.
Mis à part le cas des modalités verbo-nominales, la valeur des 
unités n'est guère qu'esquissée par une traduction.
En fait, ce domaine a paru relever plus de la description lexi- 
co-sémantique que de la syntaxe.
Les choses sont particulièrement nettes pour les monèmes fonc
tionnels et les déterminants autonomes: comment approcher la 
valeur signifiée de telles unités autrement que par un long 
inventaire d'occurrences concrètes qui serait plutôt de l'ordre 
de l'analyse du discours (et même d'un discours particulier)?

La distinction signifié (axiologie) ~sens (sémantique) 
(ou, peut-être plus explicitement, sémantique de la langue ~ 
sémantique de la parole/du discours) est facilement concevable 
en tant que dichotomie abstraite (sur le modèle du couple
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phonétique > h o n o  1 ogie), mais, au niveau concret, elle est très 
difficile à manier dans bien des cas.
36.2. Si l'on peut s'aventurer à essayer de dégager la valeur 
d'une modalité verbo-nominale(39) avec quelques chances de suc
cès, c'est sans doute parceque ces unités:

- ont une fréquence très élevée (d'où des exemples et des 
recoupements nombreux),

- sont des uni-fonctionnels et des uni-nucléaires et que 
leur variabilité sémantique est par la même contenue dans des 
limites syntaxiques très étroites.
Les données sont évidemment toutes autres pour des monèmes plu- 
ri-fonctionnels et/ou pluri-nucléaires qui peuvent apparaître 
dans des cadres syntagmatiques très divers.

L'étude détailléedes signifiés de l'ensemble des unités 
grammaticales aurait donc eu pour conséquence:

- un gonflement factice de la description dont le noyau 
dur syntaxique eut été d'autant masqué,

- de faire basculer la description vers l'analyse d'un 
corpus particulier pour lui-même.

2°- un certain "globalisme" dans l'étude des fonctions. 
Les ensembles de compatibilités sont identifiés et présentés 
pour des classes entières (ou des sous-classes), et non pour 
chaque unité. Il s'agit là d'un parti-pris délibéré: nous vou
lions fournir une vision d'ensemble de la syntaxe et non étu
dier le fonctionnement détaillé des unités particulières. Ce 
n'est que lorsqu'un monème, ou un groupe de monèmes au sein

(39 ) Encore que l'on ne soit pas loin de partager l'opinion 
de A. BENTOLILA selon qui: "Définir une modalité prédicative 
en dehors de son contexte énonciatique est une entreprise vouée 
à l'échec et menant tout droit à l'étiquetage artificiel et fi- 
^é..." (1977, p.70.).
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d'une classe présentent des particularités syntaxiques marquan
tes que les faits sont examinés de plus près.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le terme de 
"monématique" qui paraît impliquer une approche plus individu
alisée, a été évité et qu'on lui a préféré le classique "syn
taxe" .

Au demeurant, il sera désormais plus aisé d'approfondir 
les deux points qui viennent d'être évoqués, et, de développer 
une approche plus spécifique de chaque unité grammaticale, tant 
au niveau du signifié que de celui des fonctions.

Pareillement, de nombreuses études (notamment des vé
rifications instrumentales systématiques) devront être menées 
dans le domaine de la prosodie. On a mentionné à plusieurs re
prises le rôle de l'intonation et des pauses dans la structura
tion syntaxique de l'énoncé berbère. Aussi, un examen d'ensem
ble des faits de prosodie apparaît désormais comme un objectif 
urgent.

36.3 . Il eût sans doute été possible, en de nombreux points, 
de simplifier l'analyse et sa présentation en posant des monè- 
mes distincts (homonymes) correspondant à chaque grande fonc
tion: on aurait pu ainsi éviter de parler "d'autonomes prédi- 
catifs", "d'auxiliaires de prédication non-spécifiques"...
On rappellera simplement (§.3.10.) que l'on a d'emblée rejeté 
une telle attitude en raison de son caractère artificiel et du 
fait qu'elle masque la dynamique interne de la langue en mul
tipliant le nombre d'unités et de classes.





37. I N D E X
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37.1. INDEX DES ABREVIATIONS ET SIGLES:

Acc. = Accompli
Adj . = Adj ectif
Adv. = Adverbe
Aor. = Aoriste
Aor. Int. = Aoriste Intensif
Aux. Préd. = Auxiliaire de Prédication
Dét. = Déterminant
Dét. Aut. = Déterminant Autonome
Ex. Dir. = Expansion Directe
Ex. Ind. = Expansion Indirecte
Ex. Réf. = Expansion Référentielle
Fonct. = Fonctionnel
Fonct. Prop. = Fonctionnel Propositionnel
Fonct. non-Prop. = Fonc tionnel non-Propositionnel
Ind. Pers . = Indice de Personne
Ind. Th. = Indicateur de Thème
Inacc. = Inaccompli
Préd = Prédicat
Opt. Nég. - Modalité d 1 Optatif-Négatif 

(a wr ).

C. + Nombre = renvoi au corpus (Annexe).
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37.2

. D.L.L. (Bibliographie, voir 37-10.)

. E.A. = Etat d 1Annexion

. E.L. = Etat Libre

. E.L.G. (Bibliographie, voir 37-10.)

. F.D.B. (Bibliographie, voir 37-10.)

. G.A.L. (Bibliographie, voir 37.10.)

. N.A.V. = Nom d ’Action Verbale
- S.P. = Syntagme Prédicatif
. S.P.n-V. = Syntagme Prédicatif non-Verbal
. S.P.N. = Syntagme Prédicatif Nominal
. S.Ph.B. = Systeme Phonologique Berbère
. S.Ph.K. = Systeme Phonologique Kabyle.

. M.T.L.D. = Mouvement pour le Triomphe des
Libertés Démocratiques : parti poli
tique nationaliste radical; ancêtre 
directe du F.L.N.



37.3. INDEX DES CONCEPTS:
(Concepts centraux ou spécifiques au domaine berbère)

" Accompli
(=Acc.)

Actuel (
( = Act. )

-> Adjectif
(^Adj. )

« Adverbe: 
(=Adv.)

= Aoriste: 
(=Aor.)

: (1 5 .8 .-1 5 .9 ), modalité aspectuelle du verbe.
L'accompli s'oppose à l'inaccompli en posant le 
procès verbal comme réalisé /effectif/achevé. Au 
niveau signifiant, l'accompli correspond au 
Prétérit.

-concomitant :): ( 15 .22), modalité aspectuelle du verbe. 
La modalité "Actuel" (a/la) ne peut s'associer 
qu'au thème d'Aoriste Intensif; elle lui donne la 
valeur de déroulement synchrone/concomitant ,
( - » e n  tï*ciin^)

: (4.17.-4.18./14.11.-14.13., formation) (chap. 27, 
syntaxe).
Déterminant lexical direct du Nom appartenant à 
la macro-classe des nominaux; en dehors de sa fonction de dé
terminant, il présente toutes les compatibilités du nom.
(11.1.-11.2./31•7•).Déterminant autonome spécifi
que à incidence étroite.

(5.13.-5.24./15.8.-15.19./15.25.-15.29. ) •
Thème verbal s'opposant au Prétérit.
Ce thème, rare en lui-même, sert de base de cons
truction à de nombreuses formes verbales secon
daires. L'ensemble de la sphère de l'Aoriste cor
respond à l'inaccompli.

-Aoriste Intensif : (5.13 -5 . 24 ./15 . 20 .). Thème verbal combinant 
(Aor.Int.) l'Aoriste et le modalité intensif.
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37.4.
- Autonome (déterminant): (chap. 11 et 31). 
(=Dét.Aut.)

■ Auxiliaire de Prédication: (19.7.). Unité dont le rôle est 
(=Aux.Préd.) d'assurer la prédication d'une unité non-es

sentiellement prédicative (Nom et autres),
(D. FRANÇOIS, 1975).

• Auxiliaire de Prédication d: (10.1., chap. 22). Unité spécia
lisée dans la prédication de nominaux libres.

Classe (synonyme de catégorie) : (3.1.)•
■ Connecteur: (11.7•-11.8./31•14./3 2 . 5. ) . Déterminant auto

nome spécifique à incidence large. Assure la 
connexion entre propositions indépendantes. 
(="Autonomes conjonctifs").

Dérivé (dérivation) de Manière '^Orientation: (3-5.).
■ Etat d'Annexion: (4 . 9 •-4.12./14.3.~l4.6. ). S'oppose à l'Etat 
(=E.A.) Libre.’ Modalité centrale du Nom, marquant sa

dépendance vis-à-vis d'un autre Nom ou d'un 
pronom personnel affixe.

■ Etat d'Annexion non-marqué: (4.9--4.10., 4.12.).
(=E.A .-) Caractéristique de certains Noms ne connais

sant pas l'opposition Etat Libre ^ Etat 
d 'Annexion.

- Etat d'Annexion à voyelle constante: (3.4.). Caractéristi- 
(V.C.) que de certains Noms qui tout en ayant une

forme marquée d'Etat d'Annexion conservent 
leur voyelle initiale d'Etat Libre.
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- Expansion Référentielle: (20.2.-20.4.)- Expansion nominale 
(=Ex.Réf.) portant la marque d'Etat ¿['Annexion. A pour

point d'incidence un monème personnel affixe 
qu'elle explicite ou un prédicat nominal.

- Expansion Directe: (20.5-)• Expansion nominale primaire du 
(=Ex. Dir.) Verbe. Porte la marque d'Etat Libre.

- Expansion Indirecte: (20.6.). Expansion nominale primaire 
(=Ex.Ind.) introduite par un fonctionnel.

- Impératif: (5.8 ./15•16.-15•17 . ) .
(=lmp.)

- Inaccompli: (15•18.-15•19• ) • Modalité verbale s'opposant 
(=Inacc.) à l'accompli. Pose le procès comme non-effec-

tif/non-achevé. Recouvre toute la zone des 
Aoristes (Aoriste simple + formes secondaires)

- Indépendant (pronom) : (17.1.) Libre ( ^ conjoint, affixe).

- Indice de Personne: (5 .2 .-5.9 ./15•1 •-15.3 ./19.5 .-19.8 . ) . 
(Indicp Personnel) "Modalité" personnelle quasi-obligatoire

du verbe. Assure la prédication du lexème 
verbal.

- Indicateur de Thème: (33.1.-33.8.). Unité (généralement no- 
(=Ind.Th.) minale) ou syntagme faisant l'objet d'une

thématisation par antéposition et mise en 
relief prosodique.

37-5.

- Modali té : (3*3.). Déterminant grammatical de haute 
fréquence (uni-ou pluri-nucléaire).
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On s'aligne donc sur la définition large d'A. MARTINET 
(E.L.G., § . 4 . 1 9 . ) ,  et non sur celle de MAHMOUDIAN (1976 ,  
p.88) qui retient le trait uni-nucléaire.

On a distingué dans la présente étude entre:

(a) MODALITES CENTRALES (ou OBLIGATOIRES ), généralement 
conjointes ou amalgamées au radical lexical de rattachement. 
( marques obligatoires du verbe et du nom).

(b) MODALITES PERIPHERIQUES (ou FACULTATIVES), le plus 
souvent formellement indépendantesde leur point d'incidence.

(c) MODALITES DERIVATIONNELLES, qui sont:
- facultatives
- conjointes (ou amalgamées) au noyau

et,
- ont une incidence syntaxique (sans pour autant être 

des indicateurs de fonction) au niveau de la structure de 
l'énoncé ou de l'appartenance catégorielle des unités.
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- Mode(s): (15.15•-15.17 . ) .
- Morphologie; Etude des signifiants de monèmes.
_  • M e  ^  *1 ^ M  A  O  T 1* o  £\«’'»V'k/-'»/"»+--?TT/-v /^in TTrt viVi / n  4 rayr 4\ j. J . l  i  , ; . n u u a i i o ù  d ù ^ c ^  v c  u. u. v ^ x u e :  \ o  _L g,Ii J_“"

(n-Réel) fiant de base: ad). Se combine aux thèmes de
l'aoriste. Pose le procès comme non-effectif/ 
non-assuré, hypothétique...

- Participe: (5.9./29.6.-29.7.), Forme particulière du
verbe (neutralisation complète des oppositions 
de personnes) lorsqu'il est en fonction de 
déterminant prédicatolde du Nom ("relative").

- Prédicat(s): (chap. 18, 19-6.). Centre de l'agencement
syntaxique de l'énoncé. Lorsqu'on a affaire 
à un Syntagme Prédicatif, le prédicat est 
celui des monèmes qui appartient au paradig
me le plus vaste.

- Prédicateur (monème): (19.6.). Second élément obligatoire 
(ou, monème de du Syntagme Prédicatif. Dans le syn-
prëdication) tagme binaire, le prédicateur est le monème

qui appartient au paradigme le plus restreint. 
L'Auxiliaire de Prédication est un type par
ticulier de monème prédicateur.

- Préposition: (8.1./20 . 6.). Indicateur de fonction nomina- 
(=prép.) le spécifique.

- Prétérit: (5•13.-5.24./15.8.-15•19.). Thème verbal
(=prét.) s'opposant à 1'Aoris te. Correspond à la moda

lité d'Accompli.

37.6.
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V 7

- Prétérit Négatif: (5.13•-5•24./15.10. ) . Variante morphologi- 
(=prét.nég.) que (à voyelle /i/) obligatoire du prétérit

après la négation et certains subordonnants 
(hypothétiques).

- Racine: (5.1.). Ensemble de phonèmes consonantiques
stables, propres à un champ dérivationnel 
donné.

- Radical long ^ Radical court: (5.13-). Distinction importante
en morphologie verbale:
. radical court: racines de forme

(V)^(V), (V) (C'> (V) (V) et CCC
. radical long: toutes les racines au delà 
de celles du type CCC.

- Relais de disjonction (dis j onctif ) : ( 29 • 22 .-29 • 28 . / 33 • 9 • ~33 • 16)
Une des fonctions du pronom indéfini ay (-.créa
tion d'une rupture syntaxique dans l'énoncé).

- Saturable non-saturable): est dite saturable une fonc
tion qui ne peut être représentée qu'une seule 
fois dans l'unité syntagmatique de référence 
(phrase, syntagme...).

- Schème: (5.1.). Morphème amalgamé/discontinu, associé
au radical verbal, support des modalités as- 
pectives du verbe.
Plus généralement, on considère parfois com
me schème tout morphème amalgamé à la racine.

- Spécifique ^ non-Spécifique: le monème non-spécifique est une 
unité pouvant assurer une fonction donnée sans 
pour autant appartenir de manière exclusive 
à la catégorie grammaticale définie par cette 
fonction.
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37.8.

- Support de détermination : (29.14.-29.31 • ) •

- Synthëme : association stable de deux unités (ou
plus). Le synthème se distingue du syntagme 
en ce qu’il est caractérisé par une cohésion 
formelle forte: aucun élément ne peut être 
introduit entre les constituants, et, toute 
détermination concerne obligatoirement l'en
semble en tant que tel. Le synthème peut être 
un composé (= lexème + lexème), ou un dérivé 
(= lexème + morphème).

- Tendues/Tension : (2.8.).

- Thématisation : (Chap.33)- Voir Indicateur de
de Thème.

Mise en relief prosodique et/ou positionnel- 
le d'une unité ou d'un syntagme qui en fait 
le centre sémantique (et, éventuellement, 
syntaxique) de l'énoncé.

- Thème : (5•1•)• Amalgame d'une racine
et d 1 un schème.

- Trilitère (bilitère, mono 1itère. . .) : terminologie du
domaine chamito-sémitique et arabe (surtout) 
référant au nombre de consonnes radicalesdes 
unités (= triconsonantique, biconsonantique...
. . . )  .

- Verbes d'état : (5-4.-5.7.). Verbes référant à
une qualité ou un état stable, iden
tifiables par une morphologie par
ticulière de leurs oppositions thé
matiques et de leurs modalités per
sonnelles .
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37-9. BIBLIOGRAPHIE:

Cette liste ne saurait, sur aucun point, 
être considérée comme exhaustive ou tendant à l’être. Ne sont 
cités que les titres qui, à des degrés très divers, ont été 
effectivement utilisés au cours de cette recherche.

Parmi les références appartenant au domaine berbère, 
celles qui ont joué un rôle particulièrement important dans 
l’élaboration de cette description sont précédées d'un asté
risque .

Pour la présentation de l ’inventaire bibliographique 
(comme d ’ailleurs pour l ’ensemble de l’étude), on s’est ali
gné sur les normes préconisées par la S.E.L.A.F. et l’Asso
ciation Française de Normalisation (Documents AFNOR NF Z 44- 
005, janv. 1967 et NF 41-0.01, juil. 1970).
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37-10. INDEX DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

- A.A.N. : Annuaire de l 'Afrique du No r d , Aix en Provence,
CNRS-CRESM.

- B.S.L. : Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.

- C.F.S. : Cahiers Ferdinand de Saussure, Genève.
- C.L.O.S. : Cahiers de Linguistique, d'Orientalisme et de

Slavistique, Aix en Provence.
- 1er Congr. Etudes des Cultures Mêd i t e r r .:

Actes du 1er Congrès d ’Etudes des Cultures M é 

diterranéennes d ’influence Arabo-Berbère, Malte, 
197 23 Alger, 1973, S.N.E.D.

- D.L.L. : Dictionnaire de Linguistique (LAROUSSE), voir
DUBOIS et a l ., 1973.

- E.L.G. : Eléments de Linguistique Générale, voir
MARTINET, 1967-

- F.D.B. : Fichier de Documentation Berbère,Fort-National,
puis Alger (Fichier Périodique).

- G.A.L. : La Linguistique, Guide Alphabétique, voir
MARTINET, 1 9 69b.

- G.L.E.C.S. : Comptes-Rendus du Groupe Linguistique d ’Etudes

Chamito-Sêmitiques, Paris.
- R.O.M.M. : Revue de l'Occident Musulman et de la Méditer

ranée, Aix en Provence, CNRS.
- H amito-Semitica...; voir BYNON (J. et T.), 1975.
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-236
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-15*17*
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- les modalités aspectives du verbe 
kabyle: valeurs

- les éléments marginaux: le cas de 
1'aoriste
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de l'énoncé

16 . 1 . - 16.6
16.2.-16.3
16.4.-16.7
16.5.-16.7 
16. 8 .

17. LES SUBSTITUTS DU NOM p .245-261
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2 1 .1 .-2 1 .2 .
2I.3.-2I.IO.
2I.II.-2I.3.
21.24.-21.37

21.24.
21.25.-2I.26 
2I.27.-2I.29 
2I.3O.-2I.3I 
2i.32.-2i.33 
2 i . 3 4 . - 2 i . 3 5  
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(L’ENONCE NON-VERBAL)
22. SYNTAGME PREDICATIF NOMINAL

(Auxiliaire de Prédication spécifique d)
p . 3 2 1 - 3 2 6

23. SYNTAGMES PREDICATIFS NOMINAUX A
AUXILIAIRES DE PREDICATION NON-SPECIFIQUES p .327-33 1

24. MONEMES ET SYNTHEMES PREDICATIFS
A. PREDICATS MONO-MONEMATIQUES
B. PREDICATS INTERROGATIFS
C. SYNTHEMES PREDICATIFS NEGATIFS

p .33 1-349
24.5.-24.10. 
24.11.-24.14 
24.15.-24.18

25. SYNTAGMES PREDICATIFS NON-VERBAUX A 
AUXILIAIRES DE PREDICATION PERSONNELS
. PREDICAT ET MONEME PREDICATEUR

A. LES PRESENTATIFS
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: p. 373-377
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- le "Participe" : 29.6.-29-7.
. AUTRES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGI
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NATIONS" : 29.9.-29.31.
- LES PROPOSITIONS : 29.14.
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PREDICATOIDE: : 29.29.-29-31.

(EXPANSIONS PREDICATOIDE S PRIMAIRES)
30. EXPANSIONS PREDICATOIDE S PRIMAIRES : p.409-436 
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B. EXPANSIONS PREDICATOIDES PRIMAIRES 
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ETROITE: "les Adverbes" : 31-7-

. AUTONOMES NON-SPECIFIQUES : 31.8.-31.13.
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CORPUS: EXTRAITS.

Les extraits présentés ici constituent environ le quart 
du corpus total (soit environ lh 30 sur 6 heures d'enregistre
ment ) .

Les passages retenus sont ceux qui présentaient la plus 
grande cohérence et le plus de "suivi", soit en raison du nom
bre réduit d ’interlocuteurs, soit en raison du thème sur le
quel la discussion est engagée (— *- narration d'événements).

Ce type de discours correspondait mieux à nos objectifs 
descriptifs actuels (les questions de conduite du discours étant 
considérées comme marginales).

En règle générale, nos propres interventions (=S.) ont 
surtout eu pour rôle de relancer la conversation ou, de l'orien
ter vers des thèmes sur lesquels nous savions que l'interlocu
teur serait prolixe.

Le corpus comporte:
- 1ère ligne: traduction française juxtalinéaire ("mot-à-mot")
- 2ème ligne: traduction phonologique (avec segmentation mo-

nématique partielle) = /
- 3ème ligne: transcription phonétique = [
- 4ème ligne: traduction libre.

Cet ordre de présentation facilitait très sensiblement 
la mise en page; le texte kabyle étant toujours beaucoup plus 
court que les versions françaises, les correspondances maté
rielles entre les deux langues ne pouvaient être aisément éta
blies que dans le sens français — ► kabyle.
La réalisation de l'ordre inverse (kabyle — français) posait
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des problèmes de composition extrêmement délicats.

La notation phonologique est faite sur la base des ana
lyses et des conclusions du chapitre 2, "PHONOLOGIE et NOTATION" 
Cette ligne comporte simultanément une segmentation monématique 
assez détaillée, mais "raisonnable": les amalgames "étroits" 
(verbe modalités aspectuelles; nom modalités de genre,
nombre, état) ne sont pas indiqués.

La transcription phonétique est de type large; de nom
breux détails de réalisation ne sont pas notés, notamment pour 
ce qui est des variations conditionnées des timbres vocaliques:

- postériorisation/ouverture des voyelles en contexte 
d’arrière

- nasalisation automatique des voyelles finales
/tala/ — *- [tal^*], ou même [tala’? ] 

avec un embryon d'occlusion vélo-pharyngale.

On a été en revanche plus précis pour la notation des 
consonnes qui posent plus de problèmes d'interprétation phono
logique.

Le système graphique employé est celui qui est le plus 
courant chez les Berbérisants ; il est présenté et justifié dans 
son détail au chapitre 2.
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- Rappels:
. le trait sous la consonne [c] note la spirantisation.

Cette caractéristique n'apparaît qu'en transcription phonétique.

. le point sur la consonne /c/ note le caractère occlusif. Il 
n'apparaît que dans la transcription phonologique.

. le point sous la lettre note la pharyngalisation ("emphase").

. y note une vibrante vélaire sonore, A.P.I. [R].

. e note la constrictive pharyngale sonore, A.P.I.[ç],

. le trait sur les voyelles [v] note la longueur (phonétique).

- Abréviations et conventions utilisées dans la traduc
tion française juxtalinéaire:

. verbe (infinitif) + P = Prétérit
+ A = Aoriste
+ AI = Aoriste Intensif
+ PN = Prétérit Négatif

. Act. = ACTUEL-CONCOMITTANT (modalité aspectuelle du verbe)

. n-Réel= NON-REEL (modalité aspectuelle du verbe)

. Ici (^ ici) = modalité d'orientation vers le locuteur 
D , ("vers MOI/ICI").

. Au loin/là-bas= modalité d'orientation vers 1'Ailleurs-Dé
fini n , ("vers TOI/LA-BAS").



.  L .H.

. F. M.

. W. Q.

. R.H.

. S.

- n-Réel. Ce segment est en fait l'amalgame de la 
modalité "non-Réel" {ad) et du pronom indéfini ay.

Les Informateurs :

: l'informateur principal, (grand-mère de l'auteur). 
Femme, 70 ans, stricte monolingue. Aucune instruc
tion française ou arabe, sans profession, vit à 
Azouza, séjours fréquents à Alger.
(belle-soeur de L.H.). Femme, 70 ans, stricte mono
lingue . Aucune instruction française ou arabe, (vas
te culture poétique), sans profession, vit à Azouza.

: (fille de L.H. et mère de l'auteur). Femme, 47 ans, 
instruction primaire française, parle bien le fran
çais, (a vécu 17 ans en France), aucune instruction 
arabe, parle très mal l'arabe dialectal. Actuellement 
fonctionnaire à Alger.
(fils de F.M.). Homme, 26 ans. Très mauvaise scola
rité primaire, parle et écrit mal le français, élé
ments d'instruction arabe (coranique), maîtrise très 
moyenne de l'arabe dialectal. Vit entre Alger où il 
travaille (Administration) et la Kabylie.

: nous-même.

Vu le caractère souvent très intime des propos tenus, on a été 
généralement contraint de réduire les noms propres aux initiales.
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001 -

s.

002 -

S.

003-
L.H.

004-
L.H.

005-
L.H.

006-
L.H.

007-

voi-le-là Act. il-marche fois -ci , voi-le-là Act.
/ a-t-an a i-lÇu tiklt-agi , a-t-an a
[ a t an a y laHu tikalt agi , a t an a
Yoilà, il marche, cette fois , voilà

elle-tourne, elle-tourne...
/ t-Dawar , t-T' Zi ...
[ taDawar , t T'aZi
elle tourne, elle se déroule (la bande magnétique)...

il-disait à toi grand-père -ton, il-était un chez-lui 
/ y-Na yak zDi -k , y-La yiwn ^jur-s
[ yaNa yak zaDi k , yaLa yiwan $or-as
Ton grand-père racontait qu'il était un homme qui avait

guenon, il-s'est levé, il-a prise la, il-a emporté la 
/tibkiar, y-Kr , y-Tf iV, y-Bwi Y
[ tibkitf, yaKar , ysTf iT', yaPwi T'
une guenon; un beau jour, il la saisit et l'emporta

vers marché, quand il-est arrivé, Act. il-crie là-bas :
/ gr Suq , mi y-Bwd , a y-Tsuflu din :
[ ir a Soq , mi yaPwad , a yaT' u^u din :
au marché , quand il fut arrivé, il se mit alors à crier:

Qui n-Réel achetant guenon, slle-traie beaucoup !
/anwa (a)ra y-atf-n tibkiT', t-T' Zg atas !
[anwâ ra y ayan tifckif, t TaZag atas !
"Qui veut acheter la guenon ? elle donne beaucoup de lait !"

il-a parlé Ici un, il-a dit à lui: ah, allons, va, va,
/ i-ntq D yiwn, y-Na yas : ah, ya , ruh, ruh,
[. i ntq aD yiwan, yaNa yas : ah ya , rôh, rôh, 
Quelqu’un prit la parole et lui dit: ah, allons, allons,
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ce-là étant dans mamelle-sa, il-apparaît Ici 
ay-n y-La-n di tmaÇagt-is, i-ban D
aysn yaLan di tmaZagt is, i ban aD
ce qu’il y a dans sa mamelle transparaît sur

ont donné-ils la alors avec rire ceux-là. 
fka-n T'imir-n s tdsa wigad-Ni
fka n T'imiran s tadsa wigadaNi

les gens se mirent alors à rire.

ce il-s'est battu grand-père-ton, avec père-son de 
ay y-Nuy âDi - k , d baba-s n
a G Jiuj( èaDi le , d baba s n
Ce qu'ils se sont battus, ton grand-père et le père de

grand-père-ton sur terre-là, voi-le-là maintenant 
éDi -k f wakal-Ni, a-t-an tura 

¿aDi k F akalaNi , a t an tura 
de ton grand-père pour ces terres, et maintenant,

vous-avez laissé le tout !...
/ t-6a -m t aKw !...
[ taÔa m t aKw !...
vous les avez complètement abandonnées!...

il-a dit à toi alors milieu n-Réel la emportent-elles 
/ y-Na yak naqal talMast a awi -nt
[ yaNa yak naqal talMast a T* awi - T 
Il disait alors, la partie centrale, mes filles en hé-

filles-mes, frères-mes ne ont droit-ils pasy 
/ yS-i , atmatn-iw ur Falas-n ara,
[ y^S i t atmatn iw ur Tklasan ara,
riteront , mes frères n'y ont aucun droit ,

sur face-sa 
f udm-is 
f udm is 

sa face
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0 1 5 -  c ' e s t  b ie n - m o n . . .  e n s u i t e ,  i l - a  vendu à  e l l e s . . .
F.M. /  d a y la -w  . . .  umbaEd , y-Znz a s n t  . . .

[ d a y l a  w . . .  umbaed , yaZanz a s a n t  . . .
c ' e s t  mon b i e n . . .  e n s u i t e ,  i l  l e u r  a  vendu . . .

0 1 6 -  i l - a  d i t  à  t o i  n -R éé l  I c i  v o u s - v e n e z ,  n -R ée l  v o u s - r e s t e z  , 
L .H . /  y-Na k a  D ( t ) - T ' a s - m ,  acl t  - T ' i m i - m ,

[ yaNa k a D a T ' a s  m, a  T '^ im i  m ,
I l  d i s a i t :  vous  y v i e n d r e z  pour y s é j o u r n e r ,

0 1 7 -  n -R ée l  vous-m angez f i g u e s . . .  i l - a  m is  à  l u i  p o r t e  v e r s  
L .H . /  ad t-Ô-m l x r i f  . . .  y-Ra y a s  t a B u r t  ^ r

[ a  T'sÔsm l a x r i f  . . .  yaRa y a s  t a P u r t  jpr 
vo u s  y mangerez d e s  f i g u e s . . . i l  a v a i t  m is  une p o r t e  donnant

0 1 8 -  d e r r i è r e ,  v e r s  E l q a n t a r a ,  d 'a b o r d  ne i l s - v o u l a i e n t  p a s  
L .H . /  d P i r  , r  l q n t r a  , n a q a l  u btfi-n  a r a

[ d s P i r  , tfsr l q a n t r a  , n a q a l  u btfi n a r a
s u r  l ' a r r i è r e ,  v e r s  E l q a n t a r a , a u  d é b u t  l e s  g en s  ne v o u l a i e n t

p a s

0 1 9 -  i l - a  d i t  à  l u i :  c e l u i  n -R éé l  I c i  p a r l a n t  i l - e s t  f r o i d  
L .H . /  y-Na y a s  t w ( i )  a r a  D i - n t q - n  sMd

[ yeNa y a s  : w a r a  D i n t q a n  ssMad 
I l  l e u r  a  d i t  : c e l u i  q u i  o s e r a  p r o t e s t e r ,  j e  l e  t u e r a i

0 2 0 -  de main-ma ! c ' e s t  bien-m on, s i  i l - p l a i t  à  moi n -R ée l  
L .H . / sG  u f u s - iw  ï d ay la -w  , ma y-hwa y i  ad

[ S9Gw f u s  iw ! d a y l a  w , ma yahwa y i  ad
de mes m ain s!  J e  s u i s  chez m oi,  e t  s i  c e l a  me p l a i t

0 2 1 -  m e t s - j e  p o r t e  v e r s  i c i ,  ne à moi ont d r o i t - i l s  p a s . . .
L .H . /  R-y  t a B u r t  # r  d a g i ,  u r  i y i  T ' a l a s - n  a r a . . .

[ a R a 5 t a P u r t  ^ar d a g i ,  u r  i y i  ay a l a s a n  a r a  . . .  
j e  m e t t r a i s  une p o r t e  i c i ;  c e l a  ne l e s  r e g a r d e  p a s  ! . .
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0 2 2 -  f in a le m e n t  v o i - l e - c i  A c t .  l e  f o n t  t o m b e r - i l s  du c h e m i n . . .  
L.H. /  t a G a r a  a - t - a  l a  t  S f l la y -n  sG u b r id  . . .

[ t a G a r a  a t a  l a  t  S a f l a y e n  saGWa b r i d . . .
E t  f i n a l e m e n t ,  on l e  d é m o l i t  à  p a r t i r  du chemin . . .

0 23-  n -R ée l  l e  i l - f a i t  tomber p l u i e . . .  q u o i  r e s t a n t  ? . . .
L .H . /  a  t  y -S  l i  u gF u r  . . .  a&u y-Qim-n ? . . .

[ a  t  y a S a ^ l i  wgFur . . .  a&u yBQiman ? . . .
l a  p l u i e v a  l e  f a i r e  s ' é c r o u l e r . . .  c e l a  e s t  im m in e n t . . .

0 2 4 -  M a i so n - là  de W., v o i - l e - l à  de chemin A c t .  à  l u i  d e sc e n d e n t -  
F.M. /  aXam-Ni n W., a - t - a n  sG u b r id  a l a  s  T'suBu-n 111

[ aXamaNi Pw . ,  a  t  an  saGw a b r id  a l a  s  FsoBon
l a  m aison  de W., c ' e s t  à  p a r t i r  du chemin que l e s  gen s  y

d e sc e n d e n t .

0 2 5 -  Mur - l à  t e n a n t  chemin, i l - f a u t  n -R ée l  i l - e s t  r e f a i t  
L .H . / I h i d - N i  y - T f - n  a b r i d  , y - S f k  ad i - e iw d

[Ih id a N i  yaT fan  a b r i d ,  y » S a f k  ad i  t  iwad 
Le mur q u i  t i e n t  l e  chemin, i l  f a u t  q u ' i l  s o i t  r e f a i t

0 2 6 -  s in o n  n -R ée l  i l - s ' é c r o u l e . . .
L .H . /  m ulas  ad y - g r u r è  . . .

[ mulaâ ad y a g r u r a è  
s in o n  i l  va  s ' é c r o u l e r  . . .

0 2 7 -  p o u r t a n t  où - a u t r e ,  on t c o n s t r u i t - i l s  l e ,  l à - b a s ,  p u i sq u e  
F.M. /  y rn a  anda-N idn  , bna-n  t ,  d iN a , im i

[ y a rn a  anda N idan , bna n t  , d iNa , im i
P o u r t a n t ,  a i l l e u r s ,  i l s  l ' o n t  r e f a i t ,  m a is  l à ,  comme

0 2 8 -  i l  n 'y  a  p a s  q u i  m archan t,  on t  l a i s s é - i l s  l e  !
F.M. /  u l a  wi ( i ) l^ iu - n ,  Ôa - n  t  !

[ u l a  wi l ï iu  n ,  Ôa n t  ! !
i l  n 'y  a  p e rson n e  pou r  f a i r e  l e s  dém arch es ,  i l s  l ' o n t

l a i s s é  a i n s i !
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0 2 9 -  e t  f o n t a i n e  Id u rn an , i l - e s t  q u i  l a  a y a n t  f a i t e  ?
S .  /  i  t a l a  id u rn a n ,  y -L a  wi !P i-xdm -n ?

[ i  t a l a  id u rn a n ,  yaLa  wi T7 ixadman ?
E t  l a  f o n t a i n e  Id u rn an ,  q u e lq u 'u n  l ' a - t - i l  r e m ise  en é t a t ?

0 3 0 -  a i  t r o u v é - j e  l a  e l l e - e s t  e f f o n d r é e  t o u t  quand s u i s  a r r i v é - j e  
S .  /  u f i - t f  T' t - s a x  a £ w mi Bwd-fl

[ u f i  £ T' t  s a x  aKw mi Bwd a j
j e  l ' a i  t r o u v é e  t o u t e  e f f o n d r é e  l o r s q u e  j ' y  s u i s  a l l é .

0 3 1 -  r i e n  ! on t l a i s s é - i l s  a u s s i  c e l l e - l à . . .  de l à  b a s  que I c i  
L .H . /  x i s  , Ôa-n u l a  d t i N a  . . .  Sy iN a i  D

[ x i s  , Ga n u l a  TiNa . . .  Sy iN a  i  D
P e n se s  t u !  I l s  l ' o n t  abandonnée c e l l e  l à  a u s s i .  C ' e s t  de

0 32-  n o u s - p u i s io n s  quand n o u s-av o n s  b â t i . . .  Ce i l - s ' e s t  b a t t u  
L .H . /  n-T'agwm mi n-bna  . . .  ay  y-Nu'ft

[ naT' a g wam mi nabna . . .  a  GaNu'fc
l à  b a s  que p r e n io n s  l ' e a u  quand nous avons c o n s t r u i t . . .

Ce q u ' i l  a  pu s e  b a t t r e

0 3 3 -  s u r - e l l e  g r a n d - p è r e - t o n  ! . . .  i l - e s t  venu avec-me i l - a  p r i s  
L .H . /  f L - a s  zD i-k  ! . . .  y-Da y i d - i  y-Bwi

[ f a L  a s  ¿aD i k ! . . .  yeDa y i d  i  yaPwi
p ou r  e l l e ,  to n  g r a n d - p è r e ! . .  I l  m 'y a  accompagnée

0 3 4 -  au l o i n  f u s i l . . .  a i  t r o u v é - j e  l à  b a s  M. a ï t  ¥0,
L.H . /  n tamgwb l t . . .  u f i - ï  d iNa M. a t  W.,

[ n tamgwh a l t . .  u f i  J  d iN a  M. a t  W., 
av e c  un f u s i l . . .  j ' y  a v a i s  tro u v é  M. a t  W.,

0 3 5 -  i l - s ' e s t  l e v é  à  moi au l o i n ,  i l - a  d i t  à  t o i  ne 
L .H . /  i-bD  i y i  n , y-Na k u

t i  baD i y i  n , yaNa k u
i l  s ' e n  e s t  p r i s  à  moi , i l  m 'a  d i t
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0 3 6 -  v o u s - a v e z  d r o i t  p a s .  a i  r e m p l i - j e  b a r i l ,  ju sq u e -q u an d  
L .H . /  t - T ' a l a s - m  a r a .  Ôuy-^ t a b T i t ,  a r -m i

[ t s T 'a l a s a m  a r a .  Ôorag t a b T i t ,  a r -m i
vo u s  n 'a v e z  aucun d r o i t  s u r  c e t t e  e au !  J ' a v a i s  d é j à  rem
p l i  un b a r i l ,  quand

0 3 7 -  I c i  i l - a  d i t  p a r o l e - c i ,  a i  v e r s é - j e  l a ,  s u i s  r e v e n u - je  I c i  
L .H . /  D y-Na awal - a g i ,  Su rg-tf  T' , u f la l- f l  D

t D yaNa awal - a g i ,  S u rg a  % T" , u f la la f l  d
i l  me d i t  c e l a ,  j e  l ' a i  v i d é  e t  j e  s u i s  re v e n u e .

0 3 8 -  a i  t r o u v é - j e  g r a n d - p è r e - t o n  dans  m a i s o n . . . "p o u rq u o i  ne 
L .H .  /  u f i - J f  èDi - k  G wXam . . . " a s u ^ r  u

[ u f i é e D i  k Gw aXam . . . " a & u f la r  u
J ' a i  tro u v é  to n  g r a n d - p è r e  à  l a  m a i s o n . . .  "P o u rqu o i  n ' a s

0 3 9 -  I c i  ( t u ) - a s  amené p a s  e au x ,  n -R ée l  n o u s - a r r o s o n s  
L .H . /  D ( t ) - B wi - d  a r a  aman, a  n-Sw

[ D Pwi d  a r a  man, a  naSaw
tu  p a s  ramené d 'e a u  ?  nous a u r io n s  a r r o s é

0 4 0 -  f i g u i e r s  - l à  n -R ée l  e l l e - f r a p p e  * t a y l a l t  ! "
L .H . / t i m g r u s i n - N i  a r a  t -  Wt t a y l a l t  ! "

[ t im a f lro s in a N i  a r a  taWat t a y l a l t  ! "  
l e s  f i g u i e r s  de m alh eu r  !

*
0 4 1 -  q u o i  ?  q u o i  ?  t a y l a l t  ?
S .  /  a su  , aëu  ?  t a y l a l t  ?

[ aëu  , a s u  ?  t a y l a l t  ?

0 4 2 -  c ' e s t  v e r s  énorme, c ' e s t  b l a n c h e s ,  c r e u s e n t - e l l e s  
L .H . /  d tawKa tamQwr a h a n t ,  d t i m L a l i n ,  Q az-nt

[ T'awaKa £amQwr a h a n t , T ' i m L a l i n ,  Qazant 
C ' e s t  un g r o s  v e r s ;  i l s  s o n t  b l a n c s ,  i l s  c r e u s e n t



- 1 3 -

0 4 3 -  dans  de f i g u i e r  , a l o r s  e l l e - f a i t  d e s s é c h e r  l e s ;  
l . H .  / d a x l  n tm tfrust , d$a t - S ^ a r  i t n t ;

[ d a x a l  Tmatfrost , d^a t s S ^ a r  i t a n t  ;
au ded an s  du f i g u i e r  q u i  se  d e s s è c h e  e t  m eurt ;

0 4 4 -  p o u rq u o i  a i n s i  ne I c i  ( t u ) - a  amené p a s  eaux ? ” i l - a  renvoyé  
L .H . /  ayn aKa u D ( t ) - B wi - d  a r a  aman ? y-Ra

[ ayn aKa u D Pwi  d a r a  man ? yaRa
"P ou rqu o i  donc n ’ a s - t u  p a s  ramené d 'e a u  ? M. a ï t  W. m’ a

0 4 5 -  me I c i  M. a ï t  W. ! i l - c o u r u t  , i l - a  p r i s  I c i  f u s i l  
L .H . / y i  D M. a t  W. ! y -Z aZ l , y-Dm D tamgwh l t

[ y i  D M. a t  W. ! yaZ aZ » l  , yaDm aD tamgwh a l t  
renv oyée  ! I l  b o n d i t ,  p r i s  son  f u s i l  e t

0 4 6 -  i l - a  a p p e lé  à  A. , a i  r e n d u - je  ëncore  âne m alheureux  v e r s  
L .H . /  y -Saw l i  A. , Ri-fl da^n a ^ y u l  amsum % r

[ yaSaw al i  A. , a R i da^an  a ^ y u l  amâum ^ar
a  a p p e l é  A . ;  j ' a i  de nouveau r e c o n d u i t  l e  m alheureux  âne

0 4 7 -  f o n t a i n e . . .  A. mom ent-là e n c o r e - l e ,  comme s a n g l i e r ,
L .H . /  t a l a  . . .  A. im ir - n  m a z a l - i t  , am y i l f  ,

[ t a l a  . . .  A. im i r s n  m a z a l i t  , a  M i l a f  ,
à  l a  f o n t a i n e .  A c e t t e  époque l à ,  A. é t a i t  encore  en bonne 
s a n t é ,  i l  é t a i t  f o r t  comme un s a n g l i e r ,

0 4 8 -  c ’ e s t  ch u te  que I c i  i l - e s t  tombé de f r ê n e ,  i l - e s t  c a s s é  
L .H . /  d y L i  i  D y - t f l i  s i  t s l n t ,  y-Rz

[ d flaL i i  D y a f l l i  s i  t a s l a n t ,  yaRaz
en f a i t ,  c ’ e s t  l a  ch u te  q u ’ i l  a  f a i t e  d 'u n  f r ê n e  q u i  
l ' a  a m o in d r i ,  i l  s ’ e s t  c a s s é

0 4 9 -  m a i n - s a . . .  i l - a  p r é c é d é ,  n o u s-av o n s  t ro u v é  l e  l à  b a s  
L .H . / u f u s - i s . . .  y -zw ar  , n - u f a  t  d in

[ u f u s  i s . . .  yazw ar r n u fa  D i n
l e  b r a s . . .  A. e s t  p a s s é  d e v a n t ,  nous l ’ y  avons t ro u v é
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0 5 0 -  i l - a  d i t  à l u i  A. : p ou rqu o i a i n s i  au l o i n  t u - a s  rendu 
L.H. /  y-Na y a s  wA. : ayn aKa n t - R i - d

[ yaNa y a s  wA. : ayan  aKa n t a R id
A. l u i  d i t :  p ou rqu o i donc a s - t u  renvoyée

0 51-  tahD uét ? i l - a  d i t  à  l u i  : ne v o u s - a v e z  d r o i t  p a s  !
L .H . /  tahD uât ? y-Na y a s  : u t - T ' a l a s - m  a r a  !

[ tah sD u ët  ? yaNa y a s  : u t a T 'a l a s a m  a r a  !
*TahPust ? i l  l u i  r e p o n d i t :  vous  n 'a v e z  p a s  d r o i t  a  l ' e a u !

*  Nom de f a m i l l e  ( c l a n )  de L .H .

0 5 2 -  A. i l - t e n a i t  p o u t r e ,  i l - a  d i t  à  l u i :  s i  n -R ée l  
L .H . /  A. y - T f  a s a l a s ,  y-Na y a s :  lulcan ad

[ A. y a T a f  a s a l a s ,  yaNa y a s :  lu k a n  ad
A. a v a i t  une p o u tre  à  l a  m ain; i l  l u i  d i t :  même s i

0 5 3 -  i l - r e s t e  c e r v e l l e  i c i  j u s q u ' i c i  n -R ée l  n ou s-em porton s 
L .H . /  y-Qim waL'fl da  a r  da a  n-aw i

[ yaQim waLaft dâ r  da a  n-awi
l a  c e r v e l l e  d e v a i t  ê t r e  répandue  pou r  c e l a ,  nous p ren d ro n s

0 5 4 -  eaux ! a i  r e m p l i - j e  encore  b a r i l s - l à ,  c e l u i - l à  
L .H . /  aman ! Cur-K dajjn t i b T i y i n - N i , wi-Ha

[ aman ! Ôoray dajjan t i b T i y i n a N i ,  wiNa
de l ' e a u !  j ' a i  de nouveau re m p l i  l e s  b a r i l s ,  q uan t à  
1 ' a u t r e ,

0 5 5 -  i l - e s t  p a r t i ,  i l - a  l â c h é  à  t ê t e  - s a  . . .  j o u r - c i  que 
L .H . /  i - r u h  , y - b r a  i * u q a l u l - i s  . . .  a S - a  i

[ i r o h  , y e b r a  i  w q a l u l - i s  . . .  a S - a  i
i l  e s t  p a r t i  t o u t  honteux  . . .  C ' e s t  l a  p r e -  

* a q a l u l / u q a l u l : " g r o s s e  t ê t e "  ( p é j o r a t i f )

0 5 6 -  c ' e s t  p r e m ie r ,  j o u r - c i  que c ' e s t  d e r n i e r ,  où vous 
L .H . /  d amzwaru, a S - a  i  d anGaru , anda 

[ d amszwaru, a S a  i  d anaG aru , anda
m ière  e t  l a  d e r n i è r e  f o i s  ! ne v ou s  a v i s e z  p a s  de



- 1 5 -

0 5 7 -  v o u s -  r e to u r n e z  n -R éê l  I c i  v o u s - p a r l e z  v e r s  f i l l e - m a  ou — 
L .H . /  t  -T 'u f la l-m  a  D ( t )  -ntq-m   ̂r  y L - i  nfl

[ t  s  T 'u j a l a m  a  D antipm flar y a i  i  nafl
vous en p ren d re  encore  à  ma f i l l e  ou à  ma femme,

-----v e r s  femme-ma ! /  a r  tmTut-iw î[ â r  tmsTotiw !
0 5 8 -  de moment-là ne I c i  on t t o u r n é - i l s .
L .H . /  sG im ir - n  u r  D Z i-n

[ saG im ir a n  u r  D aZ in  
d e p u is  l o r s  , i l s  n *o n t  p l u s  f a i t  d ' h i s t o i r e s .

0 5 9 -  i l - e s t  q u i  t e n a n t  T a h r a r a ô t  année - c i  ?
S .  /  y -L a  wi y - T f - n  t a h r a r a ë t  asGwa s - a g i  ?

[ yaLa  wi T fan  t a h r a r a ë t  a saG wa s  a g i ?
Y - a - t ' i l  q u e lq u 'u n  q u i  s 'o c c u p e  d e * T a h r a r a s t , c e t t e  année? 

* t a h r a r a S t :  nom de t e r r a i n s  de l a  f a m i l l e .

060--  e n c o r e - l a  seu lem en t v e r s  femme - l à  de E l q a t a r a ,  m aison  
L .H . /  m azal-T ' Kan ÿr  tmTut -N i n l q n t r a  , aXam

[ m azal T' kan ^ar tmaTotaNi L q a n tr a  , aXam
e l l e  e s t  t o u j o u r s  e n t r e  l e s  m ains de l a  femme d 'E l q a n -  
t a r a ,  l a  f a m i l l e

0 6 1 -  d e s  a ï t  wae., l a  bru  de S i  S . ;
L .H . /  n a t  wae., t i s l i t  n s i  S . ;

t n a t  wae., t i s l i t  an s i  S . ;
d e s  A ï t  wae., l a  bru  de S i  S . ;  
f i g u e s  s è c h e s ,

0 6 2 -  de F .  »donner P - i l s  l e s  I c i .
L .H . /  n F .  , f k a - n  tn  iD .

[ F .  , fk a n  tn  id  . 
i l s  nous l e s  on t d onnées .

0 6 3 -  nom-son a i n s i  homme-son ?
S .  /  i s m - i s  aK-n w r g a z - i s  ?

[ ism  i s  aKan w argaz  i s  ?

Comment s ' a p p e l l e  donc so n  m ar i  ?

r a m a s se r  P - i l s  peu f i g u e s  
l q w - n  S w it  iniftman 

l a q w dan à w it  in i^m an 
i l s  on t ra m a ssé  un peu de
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0 6 4 -  homme de l a  D. ?  (S.)- o u i  
L . H . / a r g a z  n La  D. ? ( S . ) -  ah

[ a r g a z  La  D. ?  ( S . ) -  âh
l e  m ar i  de La  D. ? ( S , ) -  ou i

0 6 5 -  Y. , i l - e s t  fo u  un peu ; c ' e s t  f i l l e  de t a n t e - s a  c e l l e  
L .H . /Y .  , y-TxTx S i t u h  ; d y L i - s  n e m t - i s  t i n

[ Y. , yaTaxTax si-fcofr ; d y a L i  s  an teint i s  t i n
Y. , i l  e s t  un peu f o u ,  c ' e s t  s a  c o u s in e  c e l l e

0 6 6 -  i l ^ a  é p o u s é . . .  m è re - s a  c ' e s t  m i l i t a i r e s  que l a  a y a n t  tu é  
L . H . /  y-utf . . .  yMa-s d l e s k r  i  T' y -n ^ a -n

 ̂ yu . . .  yaMa s  d a l  t a s k a r  i  T" yanflan
q u ' i l  a  é p o u sé e .  S a  m ère, ce s o n t  l e s  m i l i t a i r e s  ( f r a n 
ç a i s )  q u i  l ' o n t  t u é e .

0 6 7 -  a i  r e n c o n t r é - j e  l e  I c i  , i l - a  d i t  I c i  t e r r e  - c i  
S .  /  m u g r - j  t  iD , y-Na D t a m u r t - a g i

[ mugrag t  id  , yaNa T amurt a g i
j e  l ' a i  r e n c o n tr é  e t  i l  m 'a  d i t :  v o s  t e r r e s ,

0 6 8 -  c ' e s t  l a b o u r a g e  que à  e l l e  é t a n t  n é c e s s a i r e !
S .  /  d t a y i r z a  i  s  i - l a q - n  !

[ T" a y i r z a  i  s  i l a q a n  !
c ' e s t  un bon l a b o u r  q u ' i l  l e u r  f a u d r a i t  !

06<H niais , j u s q u ' à  que tu-emmènes P o u v r i e r  n -R ée l  i l - ô t e  
L.H./mena , alaMa t - B wi - d  a x wDam ad y-K s

tm aena  , a laM a ta P wid  ax wsDam ad yaK as
m ais  i l  f a u d r a i t  y emmener un o u v r i e r  a v a n t  pou r  ô t e r

0 7 0 -  monde de p o i r i e r  que I c i  a y a n t  p o u ssé  l à  b a s .  
L .H . /D u n i t  ( - )  i f i r s  i  D y-m-gi-n d in

[ D u n it  i f i r a s  i  D yamflin d in
l a  ju n g l e  de p o i r i e r s  q u i  a  t o u t  e n v a h i .
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0 7 0 -  vignes tomber P-elles tout vers sol, il n'y a  p a s  tuteurs 
L.H. / Dwàli -gli-nt aKW 'flr lqaea, ulas tirkizin

[eDwali •gli T aKw -gaLqaea, u l a s  t i r k i z i n
L e s  v i g n e s  s o n t  t o u t e s  au s o l  c a r  i l  n ’ y a  p l u s  de t u t e u r s ,

0 7 1 -  comment n -R ée l  e l l e - p a s s e r a  p a i r e  l à - b a s ,  i l - f a u t  n -R ée l  
L . H . /  amk a r a  t  -  & Di ty u g a  d in  , i - l a q  ad

[ amk a r a  t  & 3 Di ty u g â  d in  , i l a q  ad
l ’ a t t e l a g e  ne p o u r r a i t  même p a s  p a s s e r ;  i l  f a u t  q u ’ e l l e s

0 7 2 -  Couper P - e l l e s  t o u t ,  n -R ée l  émonder A - e l l e s . . .  deux an s
t WL .H ./  gzm-nt aK , ad f r s —n t . . .  eamayn
[ gazmant aKw , ad f a r s a n t  . . .  gamayen

s o i e n t  co u p ées  e t  émondées. I l  y a  deux ans  q u ’ e l l e s

0 7 3 -  n eg .  ém onderPN -elle  n é g . , n ég .  c o u p e r P N - e l le s  n é g . . .
L . H . /  u r  f r i s - n t  a r a  , u r  gz im - n t  a r a . . .

[ u r  f r i s a n t  a r a  , u r  gz im a  n t  a r a . . .
n 'o n t  p a s  é t é  n e t t o y é e s  n i  émondées.

. , *
0 7 4 -  même f i g u i e r s - l a  s e c h e r  P - e l l e s  t o u t . . .  I ï a L n  v o i - l e - l a  
L . H . /  u l a - d  t im f lru s in -N i  Qur-nt aKw . . .  if laLn a  - t  - a n

[ u l a  l' im aflro sin aN i Qorant aKw . . .  ig a L a n  a  t  an
L e s  f i g u i e r s  a u s s i  s o n t  t o u t  d e s s é c h é s . .  I^ a L n ,  c ’ e s t  
f i n i ,

*  iy aL n  : nom d ’ un d e s  t e r r a i n s  de l a  f a m i l l e .

0 7 5 -  fo u  - l à  de T. , r e t i r e r  P - i l s ,  d i r e  P - i l s  n ég .  
L .H . / a d r w iâ  -N i n T. , T axr  - n  , Na- n u

[ ad arw iéaN i n a  T. , T axran  , Na n u
ce fo u  de T . ,  i l s  s e  s o n t  r e t i r é s ,  i l s  d i s e n t  q u ’ i l s  n e  
peu ven t p lu s  s ’ en o c c u p e r ,
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0 7 6 -  nou s-pouvoirP N  n ég .  , e l l e - m o u r i r P  f i l l e - n o t r e ,
L . H . /  n -zm ir  a r a  , t-Mut y L i - t n j  ,

[ nazm ir a r a  , taMut y a l i  tna^ ,
n o t r e  f i l l e  e s t  m o rte ,  c e l a  f a i t  t r o p  p ou r  n ou s,

077“  v o i - l e - l à  i - r e s t e r P  c ' e s t  f r i c h e  , n ég .  t u - a s  q u i  
L . H , /  a - t - a n  y-Qim d b i lü b i l  , u r  t - s e i - d  wi

t a  t  an ysQim d b ü E b i l  , u r  t a s e i - d  wi
m a in te n a n t ,  t o u t  ç a  r e s t e  en f r i c h e ,  e t  pe rso n n e  ne

0 7 8 -  l e  s u r v e i l l a n t .  n -R ée l  l e  m a n g e n t - i l s  s a n g l i e r s  av e c  c h a c a l s  
L . H , /  t -  i - e u s - n  . a  t  G -n  y i l f a n  d wuSann

[ t  i e u s a n  . a  t  Ôan y i l f a n  d wuSanan
l e  s u r v e i l l e .  L e s  s a n g l i e r s  e t  l e s  c h a c a l s  l e  m angeront!

0 7 9 -  beaucoup q u e - c i  n ég .  i l - e s t  t r a v a i l l é . . .  c e - l à  que I c i  
L . H . /  a t a s  a y - a  u r  y-xdim . . .  a y -n  i  D

[ a t a s  ay a  u r  yexdim . . .  ayan  i  D
I l  y a  longtem ps que c e l a  n ' a  p a s  é t é  t r a v a i l l é .  I l  a

0 8 0 -  s ' é t a n t  l e v é  de g la n d  av çe  chênes  ! d e sc e n d r e ? - ; }e  j o u r s - c i  
L . H , /  y -K r-n  (- )u b L u d  d t  s u f a  ! su B - ï  u S a n -a

[ yaKran ubsLud T' s u f a  ! soBa'tf u San  a
p o u ss é  une q u a n t i t é  de chênes  ! J ' y  s u i s  descen d u e  c e s

0 8 1 -  a i  d i t - j e  à  l u i  s i  i l - e s t  o l i v e s  n -R é e l  l e  d o n n e - je ,
L . H . /  Ni -5  a s  ma y -L a  uzMur a  t  f k  —

[ Ni J a s  ma y sL a  w z ®Mur a  t  f k  ^
j e  me s u i s  d i t ,  s ' i l  y  a  d e s  o l i v e s ,  j e  l e s  d o n n e r a i ,  

à  q u e lq u 'u n  q u i

0 8 2 -  a i  t r o u v é - j e  l à - b a s  un A c t .  i l - c o u p a i t ,  c ' e s t  p o u t r e  ou q u o i  
L . H . /  u f i  -K d in  yiwn l a  i -  gZm , d ab u d id  n& daéu

[ u f i  y d in  yiwan l a  y  -gaD zsm , d a b u d id  nag d a su
J ' y  a i  tro u v é  q u e lq u 'u n  en t r a i n  de d é b i t e r ,une g r o s s e  

branche  ou j e  ne s a i s  t r o p  q u o i !
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083-  T a h r a r a s t  av ec  I j a L n  c ' e s t  "bien de i q a s i t n  de a v a n t  ou 
S .  /  t a h r a r a é t  d i j a L n  ■ d a y l a  ( - )  i q a s i t n  s i  z i k  n^

[ t a h r a r a é t  d i ^ a l a n  à a y l a  i q a s i t a n  s i  z i k  na-g
T a h r a r a s t  e t  IgaLn- a p p a r t i e n n e n t  aux I q a s i t n  d e p u i s

0 8 4 -  c ' e s t  a c h a t  que l e  ont a c h e t é - i l s  ?
S ,  /  d t i f l i n  i  t  ufl- n ?

[ T ' i ÿ i n  i  t  ' ?
t o u j o u r s ,  ou b i e n  é s t - c e  q u ' i l  l ' o n t  a c h e t é  ?

0 85-  c ' e s t  a c h a t  que l e  i l - a  a c h e t é  muhnd u  q a s i ,  de e l q a n t a r a  
L . H . /  d t i j j i n  i  t  y-ufl muhnd u q a s i ,  n l q n t r a

[ T ' i ÿ i n  i  t  y u j  muhand u q a s i ,  L q a n tr a
c ' e s t  Muhnd u Q asi  q u i  l ' a  a c h e t é ,  c '  é t a i t  à  d e s  gen s  de

0 8 6 -  a u t r e f o i s . . . .  c ' e s t  que i q a s i t n  de e l q a n t a r a  que I c i  
L . H . /  z i k  . . .  i k  i q a s i t n  s i  l q n t r a  i  D

[ z i k  . . .  i k  i q a s i t a n  s i  l q a n t r a  i  D
E l q a n t a r a . . .  Tu s a i s  que l e s  I q a s i t n  v ie n n e n t  d 'E l q a n t a r a

0 87-  s o n t  s o r t i s - i l s . . .  g r a n d -m è r e - sa  de u q a s i ,  de a ï t  waa 
L . H . /  Fg-n  . . .  y M a-se z izu  ( - )  u q a s i ,  n a t  w at.

[ F j  a n  . . .  yaMa s  e ç z iz u  u q a s i ,  n  a t  wae.
La  grand-m ère  de U - q a s i  é t a i t  d e s  A ï t  w»£.

0 8 8 -  c ' e s t - r e l i g i e u s e  que i l - a  épousé  p è r e - s o n  m u h n d . .G 'e s t  eux 
L . H . /  d ta m rab t  ay  y-ufl b a b a - s  muhnd. d n i t n i

t T 'a m ra b a t  a  G u ^  baba  s  muhsnd. d n i t n i
son p è re  Muhnd a v a i t  épousé  une f i l l e  "m a r a b o u t iq u e " .

0 8 9 -  ju s te m e n t  que l a  a y a n t  e n t e r r é e  dan s t e r r e - l e u r ,  l à - b a s  
L . H . /  madi i  T' i - m d l- n  G w akal-N sn  , diNa

[ madi i  T' i  m adlan  Gw a k a l  aNsan , d iNa
Ce s o n t  d ' a i l l e u r s  eux q u i  l ' o n t  e n t e r r é e ,  dan s  l e u r  t e r r e
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0 90-  au d e s s u s  m a i s o n . . . r e n c o n t r e - j e  I c i  l a  F .  tam raw t, e l l e  d i t :  
L . H . /  Nig wXam . . .T 'm a g a r - ï  D La  F . tam raw t, t - Q a r :

[ Nig waXam . . .T 'm a g a r a t f  D La  F .  tam raw t, t a Q â r :  
au d e s s u s  de l a  m aiso n .  J e  r e n c o n tr e  so u v e n t  L a  F ,  tam raw t; 

* tamrawt ( a d j . ) :  o r i g i n a i r e  d e s  A l t  Mraw,

0 91-  comment i l - f a i t  g r a s s o u i l l e t - l à  à  q u i  a i  d o n n é - je  am andier  
L . H . /  amk i - g a  u f r g u s  -N i umi f k i  l iz am an d  ?

[ amk i  g a  u f 3 r g u s a N i  umi f k i  l iz am an d  ?
comment v a  l e  g r o s  dodu a u q u e l  j ' a i  donné un a m a n d ie r ?

0 9 2 -  c ' e s t  r i g o l e  que à  e l l e  a i  m i s - j e  de m aiso n ,  v e r s a i s - j e  eau 
S .  /  d t a r g a  i  s  R i -  $ sG wXam , S n ^ a l  -fl aman

[ T' a r g a  i  s  aR i  y saGwaXam , S a n g a la #  aman
j ' a v a i s  creusé" une r i g o l e  à  p a r t i r  de l a  m aison  pou r  
1 ' a r r o s e r !

0 9 3 -  a i  p l a n t é - j e  une a u t r e ,  v o i - l a - l à  immense- l a .  Quant à

L . H . /  Zi t a - y d  , a -  T ' - a n  a N ë t i l a -  T' , ma-d
[ Z i v t a y s d  , a  T' an a N e s t i l a  T  . ma
j ' e n  a i  p l a n t é  un a u t r e ;  i l  e s t  immense! Quant à  l ' a u t r e

0 9 4 -  c e l l e - l à ,  i l - f a u t  n -R ée l  e l l e - c o u p e r A  . . .  v o i - l e - l à  s u r - l a  
L . H . /  t i - N a  , y - S f k  ad t~gzm . . .  a -  t  - a n  f L - a s

[ T' iN a  , y a S a f k  a  T 'sgzam  . . .  a  t  an f a L a s
i l  f a u d r a i t  l e  c o u p e r . . .m a in te n a n t ,  i l  y a  une v ig n e

0 9 5 -  que au l o i n  e l l e - e s t  montée v i g n e ;  dans c o l l i n e  de g o u r b i  
L .H . /  i  n t  - u l i  D i l y a ;  d i  t i ^ i l t  u e è iw

t i n  t  u l i  D i l y a ;  d i  t i j ( i l t  u eaS iw
q u i  grim pe d e s s u s ;  j e  l ' a i  p l a n t é  s u r  l a  p e t i t e  éminence

0 9 6 -  que l a  a i - p l a n t é . . .
L . H . /  i  r  Zi

[ i  f  Z i  -Ü 
du g o u r b i .

• • • •
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0 9 7 -  e l l e - e s t  b ie n  peau  de b ê t e - c i ,  c ' e s t  a c h a t  que l a  
S .  /  t - l h a  t h i d u r t  - a g i ,  d t i f t i n  i  T'

[ t a l h a  t h i d o r t  a g i ,  T 'i^in i  T'
e l l e  e s t  b e l l e  c e t t e  peau  de b ê t e ,  tu  l ' a s  a c h e t é e ?

0 9 8 -  I c i  t u - a s  a c h e t é  ?
S .  /  iD ( t ) - u f t - d  ?

[ iD u u^d ?

0 9 9 -  non J c ' e s t  don , c ' e s t  m Sead . .  on t é g o r g é - i l  bouc pour 
F .M ./  aha . d t i k s i ,  d raSea'd,, z l a -  n aq lw as  i

[ a h a ? ,  T ' i k s i  , d m a S sa d . .  z l a n  a a a lw a s  i
non, on me l ' a  donnée; c ' e s t  mSa d ; i l s  on t é go rgé  un bouc

100- f o n d a t i o n s - l à ,  quand ont c r e u s é - i l s ,  on t  donné—i l s  à  moi 
F .M ./  L s a s  -N i , mi #za -n  , f k a  -n  i y i

[ L s a s  s Ni mi £za' n , f k a  n i y i
quand i l s  on t c r e u s é  l e s  f o n d a t i o n s ,  i l s  m 'ontdonné

101- peau - l à  - s a  .
F .M . / a g wl i m - N i - i n s  .

a g wlim sN i  yn as  .
[ s a  p e au .

102- c ' e s t  m a u v a i s - l e  v ia n d e  (d e )  bouc. !
S .  /  d i r i  - t  wksum uq lw as !

[ d i r i  t  waksum u q a lw as  !
c ' e s t  t r è s  m au v a is ,  l a  v ia n d e  de bouc !

103- non, m a n g e n t - i l s  l e  i l - e s t  bon, s u r t o u t  c e l u i  é t a n t  
F.M. / a h a  , tT -n  t  y - l h a  , abe'da win y-rw a-n

[ a h a ? ,  taOyan t  y a lh a  , a b a e d a  win yarwan
Non, ç a  s e  mange, c ' e s t  même bon, s u r t o u t  s i  l a  b ê t e  e s t  
b i e n  n o u r r i e .
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106—

F.M.,

107-
F.M .,

[

108 -

F.M .;
[

109-
P.M.,

110-
F.M.,

111  — 

F.M.,

112-
F.M.,

a i  m i s - j e  à  l u i  s e l ,  h u i l e ,  n -R ée l  i l  b o i t  h u i l e ,  non-R éel
! R i - |  a s  lm lh ,  Z i t  , ad i - sw  Z i t  , ad
[ R i i a s  lm s lh ,  Z i t  , ad i s a w  Z i t  , ad

je  l u i  a i  m is  du s e l ,  de l ' h u i l e ,  i l  f a u t  q u ’ e l l e  b o iv e  
beaucoup d ' h u i l e ,

i l - s è c h e  a i n s i ,  d i s e n t - i l s  à  e l l e  " t a g vL a '* r h u i l e  avec
< y-Q ar aKn , Q ar- -n  a s  t a g wL a  , Z i t  d

yeQar aKsn , Qar an  a s  t a g wsL a ,  Z i t  d
e l l e  d o i t  s é c h e r  a i n s i ,  ç a  s ' a p p e l l e  " t a g wI>a", c ' e s t  de 
l ’ h u i l e  m élangée  à  de

f a r i n e  quand n -R ée l  i l - e s t  n ég .  à l u i  tu - m e t s -  n ég .  s e l  
! wwrn m ( i )  a r a  y - i l i  u s  t - R i - d  a r a  lm lh  

wewrsn m a r a  y i l i  u s  te R id  a r a  lm alh  
l a  f a r i n e ,  on n ’ y met p a s  de s e l .

c ’ e s t  c e l l e - l à  à  qu o i d i s e n t ^ i l s  " t a g wL a " . . . m e t t e n t - i l s  l e  
f d t i - N a  umi Qar -n  t a g wL a  . . .  T 'a R a  - n  t  
[ T "iN a  ximi Qar an t a g w©La . . „ T ' a R a  n t

c ' e s t  c e l a  que l ' o n  a p p e l l e  " t a g wl a "  . . . O n  l a  m e t t a i t

a u t r e f o i s  pou r  o u t r e  . n -R ée l  t u - ô t e s  l a i n e - l à ,  non-R éel 
( z i k  i  ty lw t  . a d  t  -K s-d  t a d u t - N i ,  a
f z i k  i  t s y l a w t  . a  T 'a K sa d  t a d o t a N i ,  a

a u t r e f o i s  s u r  l e s  o u t r e s .  Tu e n lè v e s  l a  l a t n e  e t  tu

l a  t u - f a i s  c ' e s t  o u t r e ,  n -R ée l  tu -m ets  d a n s - l a  b l é ,  o r g e . . .  
! T' t  -R -d  d t a y l w t ,  ad t - R -d  dg - s  i r d n ,  t im z in  
[ T  t s R a d  T' a y la w t  , a  T'aRad. d g s s  i r d a n ,  t i m z i n  

en f a i s  une o u t r e  pou r  y m e t t r e  du b l é ,  de l ' o r g e . . .

h u i l e - l à  n -R ée l  e l l e - a t t e n d r i t  peau  - l a ,  quand à  e l l e  
Z i t  -N i ad t -  S i l q q  ahDuf - N i ,  mi s
Z i t  sNi a  T' S i l q a q  ahaDuf aN i ,  mi s
l ' h u i l e  a t t e n d r i t  l a  p eau ;  quand on l u i  a  m is  l a
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113- t u - a s  m is  t a g wL a  n -R ée l  l e  t u - l a i s s e s  a i n s i  n -R ée l  i l - s è c h e  
F . M . / t -  R i-d  t a g wl a  a  t  t -  G-d aKNi ad y-Q ar

[ t  a R id t a g wa l a  a  T G ad aKaNi ad y^Qar 
" t a g wL a n, on l e  l a i s s e  s é c h e r  a v e c ,

114- v e r s  f e u . . . n - R é e l  l e  t u - a r r a c h e s  p o i l s ,  i l - s ' a r r a c h e  p o i l s  
F .M ./  tfr t m S . . . a  t  t -  Snsw-d , y-T ' nsaw

[ }3r t m s S . . a  T ésnëwad , yaT'anèaw
p r è s  du f e u .  On a r r a c h e  l e s  p o i l s ,  i l s  s ’ e n lè v e n t

115- m om ent-laavec f a c i l i t é . . . "udud" que à  l u i  d i s e n t - i l s .  
F .M ./ im r - n  s  S h a l a  . . .  udud i  s  Qar -n

[ im ir a n  s  a S h a l a  . . .  udud i  s  Qar an
a l o r s  f a c i l e m e n t ;  ç a  s ' a p p e l l e  ’'udud11.

116- o u t r e  - l à  n -R ée l  l a - t u - i n t r o d u i s  d an s  h u i l e ,  n -R é e l  eH er e s t e  
F .M ./ t a y lw t - N i  a  T' t  - g r  -d  d i  Z i t  , ad t-Qim

[ t a y l a w t s N i  a  f  t a g r s d  d i  Z i t  , a  T'Q im 
l ' o u t r e ,  on l a  p lo n ge  dan s  l ' h u i l e .  On l ' y  l a i s s e

117- j u s q u ' à  l 'A c h o u r a ,  n -R ée l  l a  t u - t r o u v e s  c ' e s t  é p a i s s e . . .  
F .M ./a laM a  d t a e a à u r t  , a  T' t - a f - d  d t a z u r a n t

t a laM a T ' a e a s o r t  , a  T' t a f d  T' a z u r a n t
j u s q u ' à  l 'A c h o u r a ;  e l l e  e s t  a l o r s  t r è s  é p a i s s e .

118- " t a g wL a " - l à  e l l e - é p a i s s i t  peau  - l à . . .  me s o u v i e n s - j e  a i n s i  
F .M ./  t a g wLa -N i t -  z u z r  a g wl i m - N i . . .  s f i  - ï  aZa

[ t a g wsL a  Ni t s z u z a r  agwl i m a N i . . .  s f i  aKa
c ' e s t  l a  " t a g wL a "  q u i  l ' é p a i s s i t  . . .  J e  me s o u v ie n s

119- que à  l a  e l l e - f a i s a i t  m è r e - ( m a ) . . .
F . M . / i  s  t - x  D m yMa . . .

[ i  s  t xaDam yaMa
que ma mère faisait a i n s i . . .
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120- d an s  S a h a r a  en c o re  em m ènent-ils  eaux d an s  o u t r e s  
S .  /  d i  Sh ra  m aza l  T 'a w i-  -n  aman dG yDidn

[ d i  S ah ra  m aza l  T 'a w i  - n  aman dsG yaD idan
Au S a h a r a ,  on t r a n s p o r t e  en c ore  l ’ eau  d an s  d e s  o u t r e s .

♦
121- o u i ,  l à - b a s  f o n t  t r a v a i l l e r - i l s  l e s  t r è s  o u t r e s  a v e c  o u t r e s  
F .M . /  ah , d i - N a  Sxdam -n  t n t  mli£i, t i y l w i n  d iy D id n

[ âh , d iN a Ssxdaman t a n t  m lih r t i y a l w i n  d iy aD id a n

O ui,  l à - b a s  on u t i l i s e  beaucoup l e s  o u t r e s .
* t a y l w t  *  o u t r e  à  g r a i n s  /  ayDid = o u t r e  à  eau

122- m e t t e n t - i l s  à  l u i  "Db* " . .  .n - R é e l  I c i  t u - ô t e s  l e n t i s q u e  
F.M. /  T 'aR a  - n  a s  Dby . . . a  D ( t ) -K s -d .  t i d k t

[ T' a R a  n a s  D b a ÿ . . . a  D Ksad  t i d s k t
on met une p r é p a r a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r .  On c u e i l l e  du 
l e n t i s q u e ,

123- n -R ée l  I c i  t u - t a i l l e s  c h ê n e ,n - R é e l  l e  t u - p i l e s  a i n s i  
F .M ./  a  D ( t ) - n é r - d  t a s a f t ,  a  t  t -D z  -d  âKNi

[ a  D a n ë r sd  t a s a f t ,  a  T a D z a d  aKaNi
on prend de 1 * é c o r c e  de ch êne , on p i l e  t o u t  c e l a  ensem ble

124- m e t t e n t - i l s  l e  à  o u t r e  à  e a u ,  m e t t e n t - i l s  l e  à  amphore 
F .M ./  T' aRa - n  t  i  uyDid , T 'a R a  - n  t  i  u s a g wm

t T7 aRa n t  i  wysDid , T 'a R a  n t  i  w sagwam
on en met d an s  l e s  o u t r e s  e t  l e s  am phores .

125- a f i n  que n ég .  I c i  i l - r e j e t t e  n é g . . .  n -R ée l  l e s  t u - p i l e s ,
F .M ./  aKn u  D y -G ar  a r a . . .  a  t n  t- n f ld -d ,

t aKan u D yaG ar a r a . . .  a  t a n  tnagdaçL, 
a f i n  q u ' i l s  ne re n d e n t  p a s . . .  On l e s  é c r a s e

126- n -R ée l  l e s  tu -m ets  d an s  e au x ,  a l o r s  n -R ée l  b o u c h e n t - i l s  
F.M. /  a  tn  t  -R -d  dG waman, d^a  ad r g l -  n

[ a  t s n  t  a R sd  daGw aman , d r a g l a n
on en met dan s  l ' e a u  e t  a l o r s  to u s  l e s  t r o u s  s e  bou ch en t.
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127- t o u t  t r o u s  - l à  . . .  j a r r e  . . .  f i l l e s  de T a z d a ^ t ,  a i n s i  
F.M. /  aKw im réan  -N i . . . t a s B a l t . . .  S u t  t z d a j t  , aKn

[ aKw im argan  aNi . . . t a s a B a l t . . S u t  t a z d a y t  , aKan 
. . . l a  j a r r e . . .  L e s  femmes de T a z d a * t ,  s a n s  e x c e p t io n  , 

* T a z d a |( t : hameau r a t t a c h é  au v i l l a g e  d 'A z o u z a .

128-  que s o n t - e l l e s  b â t i s s e n t - e l l e s  j a r r e s  , f o n t - e l l e s  
F.M. /  ma La  - n t  bNu - n t  t i s B a l i n  , xDm - n t

[ ma La n t  bsNu n t t i s s B a l i n ,  xaDmant
fa ç o n n a ie n t  d e s  j a r r e s ,  e l l e s  f a i s a i e n t  a u s s i

129- p l a t s  . . . m a i n t e n a n t  r e c u l e r P - e l l e s  r a s s e m b l a i e n t - e l l e s  
F.M. / t i b a q y i n . . .  t u r a  wxr- - n t  T' m l i l i  - n t

[ t i b a q y i n . . .  t u r a  waxr ant T t m l i l i  n t
d e s  p l a t s . . .m a in te n a n t ,  c e l a  a  beaucoup r é g r e s s é ;  e l l e s  
s e  r a s s e m b la i e n t

130- c ' e s t  t r o u p e ,  n -R ée l  e m p o r t e n t - e l l e s  s u r  dos  - l e u r . . .  
F.M. /  d t a r b a e t ,  ad awi - n t  f  werur - N s n t . . .

[ T ' a r b a e t  , ad awi n t  F a g r u r  a N s a n t . .
en t r o u p e s ,  e t  e l l e s  e m p o r ta ie n t  l e u r s  p o t e r i e s  s u r  l e  
d o s  pou r  l e s  v e n d re .
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131- u n ,  e l l e - a  voyagé  femme-sa dan s  m ars ,  i l - a  r e t e n u - l a  n e ig e  
W.Q./ yiwn, t - r z f  tm T u t- i s  d i  mftrs, i  -h b s  iT 'w d f l

[ yiwan, t a r z a f  tmaTot i s  d i  m ad ra s ,  i  tiabs iT ' w ad fa l
I l  y a v a i t  un homme dont l a  femme é t a i t  a l l é e  re n d re  v i s i t e  
à  s e s  p a r e n t s  au mois de m ars ,  l a  n e ig e  l ' y  a  "bloquée .

132- v e r s  p a r e n t s - s e s . . .  e l l e - e s t  r e s t é e  l à - b a s  j u s q u ' à  i l - s ' ô t e  
W.Q./ j r  im a w la n - is  . . .  t -  Qim diN a a r -m i y-K s

[ $ar imawlan i s  . . .  taQim d iN a  a r  mi yaKas
E l l e  y  e s t  r e s t é e  j u s q u ' à  ce  que l a  n e ig e  fo n d e .

133- i l  n 'y  p a s  p a r  où I c i  e l l e - p a s s e ,  quand I c i  e l l e - a r r i v â t  
W.Q./ u l a - ( a ) n s i  D ( t ) - e D i  , mi D ( t ) - u s a

[ u l a n s i  D eaDi , mi D u s a
On ne p o u v a i t  p a s  p a s s e r ;  quand e l l e  r e v i n t ,

134- i l - a  d i t  à  e l l e  homme-son:
W.Q./ y -  Na y a s  w r g a z - i s  :

[ y aNa y a s  w srgaz  i s  : 
son  m ari l u i  d i t

135-
W.Q. [ S 5 a f  t i r e Z a f  m agras  ]

[ d win ’Êoras ]
[ a r  D yaR ugarw az ]

- [ d in  t i m s a t  ]

renonce  voyage  mars 
avec  c e l u i  v e r s  l u i  
j u s q u ' à  I c i  i l - r e n d  u s t e n s i l e
l à  - b a s  " t i m ê t "  (= p l a n t e  du p r in te m p s  n o n - i d e n t i f i é e  )
= renonce a;u vo yage  du mois de m ars ,  e t  du m ois  s u i v a n t ,  

a t t e n d s  que l a  p l a n t e  " t i m s t ' 1 s o i t  dans  l e s  m arm ites  
( = s o i t  de nouveau au menu).

/ ê e f  t i r Z a f  mflrs /
/ d  win g u r - s  /
/ a r  D y-R ugrwaz /
/ d i n  t i m s t  /
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136- f i l l e - t a - c e t t e ,  c ' e s t  r i r e s  de n e i g e ,  e l l e - r i t ,  e l l e - p l e u r e .  
L .H . /  y L i  - k  - a g i  , d t i S d s a  n w dfl  , t  -d S  , t -  T ' r u .

t y a L i  k a g i  , T' i S e d s a  P^adfal, td a S  , t a T ' r u .
Ta f i l l e  e s t  comme un c i e l  de n e i g e ,  e l l e  r i t  e t  e l l e  
p le u r e  (= c ' e s t  J e a n  q u i  r i t ,  J e a n  q u i  p l e u r e ) .

137- l a i s s e  à  e l l e ,  amène l a  I c i  ! demain que c ' e s t  p r in te m p s  
S .  /  a n f  a s  , awi T* iD ! azKa i  d t a f  s u t

[ a n f  a s  , awi T7 iD ! azaK a  i  T ' a f s u t
l a i s s e  l a ,  donne l a  moi ! C ' e s t  demain l e  p r in te m p s

138- d i s e n t - i l s ,  j o u r - l à  de p r in te m p s ,  i l - f a u t  n -R ée l  t u - l è v e s  
L .H . /Q ar  -n  , aS  -N i n t f s u t  , y - S f k  ad t -  Kr-d

[ Qaran aSaN i T a f s u t  , y a S a f k  a  T 'K rad
On d i t  que l e  jo u r  du p r in te m p s ,  i l  f a u t  s e  l e v e r

139- t ô t  s in o n  non-R éel  t u - d o r s  s e u l e m e n t . . .
L .H . / z i k  mulaâ ad t -  Gan-d kan . . .

[ z i k  m ulas a  TsGanad kan . . .  
t ô t ,  s in o n  on d o rm ira  t o u t  l e  temps . . .

140- m e t t e n t - i l s  à  l u i  d în e r  à  p r in te m p s  ?
S .  /  T 'a R a  - n  a s  im n s i  i  t f s u t  ?

[ T" aRa n a s  im a n s i  i  t a f s u t  ?
f a i t - o n  un r e p a s  en l 'h o n n e u r  du p r in te m p s  ?

141- o u i ,  m e t t e n t - i l s  à  l u i  gen s  "aèB wa d "  d an s  p a y s ,  de p eu r  
L . H . /  ah , T 'aR a  -n  a s  mDn aéBwad d i  tm urt , amar

[ 5h , T 'aR a  n a s  maDan a§Pwad d i  tm urt , amar 
o u i ,  l e s  gen s  f o n t * " a s B wa $ "  au p ay s  , pou r  é l o i g n e r  

* a é B wad = p l a t  t r a d i t i o n n e l  à  "base de c é r é a l e ^  " c o r n  f l a k e s " .
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142-* p e t i t e s  b ê t e s ,  ou f o u r m i s . . .q u a n t  à  d î n e r  de j a n v i e r  
l . H , /  abSuà , nj( awTuf . . . m a  -d  im n s i  n yNayr

[ absÊuâ  , ny awaTof . . .  ma-d im a n s i  GaNayar
l e s  p e t i t e s  b ê t e s  e t  l e s  f o u r m i s . . . Quant au r e p a s  de j a n 
v i e r  (ss jo u r  de l ' a n  de l ' a n n é e  j u l i e n n e )

143- c ' e s t  p o u l e t s  que à  l u i  m e t t e n t - i l s . . . i l - e s t  en c o re  d în e r  
l . H * /  d iy u ? a d  i  s  T'aRa -n  . . .  y - l a  dayn im n si

[ d iy u z a d  i  s  T 'a R a  n . . .  y a l a  dagan  im a n s i  
c ' e s t  d e s  p o u l e t s  q u 'o n  f a i t . . .  I l  y a  a u s s i  l e  r e p a s

144- de n e ig e  , quand n -R é e l  i l - f r a p p e  n e ig e  p r e m i è r e . . .  
l . H . /  n w dfl  , mi a r a  y -  Wt w dfl  amzwaru . . .

t Pwa < |fa l  , m a r a  yaWat w a d fa l  a m a z w a ru . . .  
de l a  n e i g e ,  on l e  f a i t  p ou r  l a  p re m iè re  n e i g e . . .

1 45-  c ' e s t  c r ê p e s  que I c i  f o n t - i l s ,  a f i n  que n é g .  i l - d u r e  
l . H . /  d t i y r i f i n  i  D T 'g  -n  ,aKn u r  i  - ^ R f

[ T ' i ^ r i f i n  i  D T 'g a n  ,aK an  u r  i  ÿaRaf 
ce  s o n t  d e s  c r ê p e s  que l ' o n t  f a i t  à  c e t t e  o c c a s i o n ,  p ou r

146- p a s  n e i g e . . .  
l . H . / a r a  w dfl  . . .

t a r a  w a d f a l . . . 
que l a  n e i g e  ne dure  p a s .

• • • •
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147- une l à - b a s  , c ’ e s t  s o e u r - s a  ou e l l e - e s t  p a r e n t e  à  l u i ,
W.Q./ y iw t d i-N a  , d w ltm a-s  n  ̂ t -  T ' i l i  y a s

L y iw s t  d iNa , d waltma s  na'j t  a T ' i l i  y a s
i l  y en a v a i t  une q u i  d e v a i t  ê t r e  s a  s o e u r  ou une p a r e n t e

148- i l -  p r i s  à  e l l e  chambre, n -R ée i  e l l e - e s t  s o i g n é e ,
W.Q./ y -  T f  a s  taXamt , ad t  -  dawi

[ y a T f  a s  taXamt , a  T' dawi
i l  l u i  a v a i t  r e t e n u  une chambre pour q u ' e l l e  s o i t  s o ig n é e

149- n-Réel elle-est opéré, celle étant au plus mal, i l  n'y a pas 
W.Q./ ad t-piri , tin y-ntr-n , ulas

[ a  T ' p i r i  , t i n  y e n ta r a n  , u l a s
e t  o p é r é e ,  m ais  pou r  c e l l e  q u i  e s t  au p lu s  m al ,

150- p l a c e  ! i l - a  d i t  à  l u i  R. c e - c i  c ' e s t  i n j u s t i c e ,  c e l l e  
W.Q./ amKan ! y-Na y a s  R. a y - a g i  d l b a t l  , t i n

[ amaKan ! yaNa y a s  R. a y a g i  d a l b a t e l  , t i n
i l  n 'y  a  p a s  de p l a c e  ! R. l u i  a  d i t :  c e c i  e s t  une i n j u s 
t i c e ,

151- que à  t o i  é t a n t  p a r e n t e ,  t u - a s  p r i s  à  e l l e  chambre,
W.Q./ i  k y - T ' i l i - n  , t  - T f  -d  a s  taXamt ,

[ i  k y a T ' i l i n  , t a T a f d  a s  taXamt ,
t a  p a r e n t e ,  tu  l u i  r e t i e n s  une chambre, e t  c e l l e - l à

152- c e l l e - c i  v o i - l a - l à  e l l e - e s t  m al,  p r è s  n -R ée l  e l l e - m e u r t  
W.Q./ t a - g i  a  - T ' - a n  t -  n t r  , q r i b  ad t -  Mt

[ t a g i  a  T' a n  t a n t a r  , q r i b  a  T ' a  Mat
q u i  e s t  au p l u s  m al ,  e l l e  e s t  s u r  l e  p o i n t  de m o u rir ,

153- n ég .  l a  n o u s - f a i s o n s  e n t r e r  n ég .  n -R ée l  e l l e - e s t  opérée  
W.Q./ u Ty n -  Skéam a r a  ad t  -  p i r i

[ u T/ n a Ssksam  a r a  a  T" p i r i
nous ne l a  f e r i o n s  p a s  e n t r e r  à  l ' h ô p i t a l  pou r  l ' o p é r e r !
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154- approch e  I c i  seu lem en t un peu ! s in o n  n ég .  I c i  i l - p r e n d  
S .  /  az  -D Kan §w it  ! m ulas  u D y-T' a T a f

[ az  aD kan Sw it  ! mulaS u D yaT' a T a f
approch e  v o i r  un peu ! s in o n  c e l a  ne va  p a s  e n r e g i s t r e r !

155- n ég .  c e l u i - c i  !
S. / a r a  w a-g i  !

[ a r a  wagi !

156- Heureusement seu lem en t n o u s - s a v i o n s  l à - b a s  que i l - é t a i t  
W.Q./ Swi kan n- z r a  d i-N a  i  y-T' i l i

[ Swi kan n a zra diNa i G T'ili
Heureusement que nous s a v i o n s  que R. e t  l e  ty p e  de E l 
q a n t a r a

157- R. avec  c e l u i - l à  de E l q a n t a r a  ! Dieu s in o n  n é g . e l l e - e n t r e ! 
W.Q. /  R. ukd wi-Na n l q n t r a  ! wLh y a L i  ma t -  k£m !

[ R. ukd wiNa Lqantra ! welah yaLi ma taksm !
t r a v a i l l a i e n t  l à - b a s !  S in o n ,  j e  t e  j u r e  q u ' e l l e  n ’ a u r a i t  
p a s  é t é  adm ise  à l ’ h ô p i t a l  !

158- quant à  m ain ten an t  v o i - l e - l à  dan s P a r n e t  que i l - e s t  
W.Q./ ma-d t u r a  a -  t  - a n  d i  " P a r n e t "  i  y-T i l i

[ ma T 'u r a  a  t  an  d i  P a r n e t "  i  G T' i l i
maintenant, il est à l ’hôpital Parnet (CHU d ’Hussein-Dey).

159- D. u Q. i l - a  c r e u s é  l e  I c i ,  i l - a  d i t  à  l u i  s u i s  p a r e n t - j e
à  J-ol

W.Q./ D. u Q. y -f lza  t  iD , y-Na y a s  T ' i l i - ^  ak
[ D. u Q. yatfza t i d  , yôNa y a s  T ' i l i   ̂ ak

D. u Q. l ’ a  d é n ic h é ;  i l  l u i  a  d i t  nous sommes p a r e n t s

160- celui-là il-a dit à lui eh bien quand à toi il-plait 
W.Q,/ wi-Na y-Na yas ihi mimi k y-hwa

[ wiNa yaNa y a s  i h i  melmi k yahwa
e t  l ’ a u t r e  l u i  a  répondu: tu  peux v e n i r  me v o i r  quand
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161- v i e n s  I c i ,  s i  t u - a s  "besoin me, v i e n s  I c i  v o ic i - m e  i c i  ! 
W.Q./ ruh D , ma t-hw ag-d  i y i »  ruh D a q l  - i  d a g i !

[ roh ad , ma tahwagad i y i ,  roh  aD a q l i  d a g i  ! 
tu  v eu x ,  s i  tu  a s  b e s o i n  de m oi, n ' h é s i t e  p a s  !

162- i l - a  in d iq u é  à  l u i  m a i so n - sa  av e c  où i l - t r a v a i l l e .
W.Q./ y-m la  y a s  aXam - i s  d wanda i-xDm

[ yam la y a s  aXam i s  d wanda yxsDam
I l  l u i  a  donné son  a d r e s s e  e t  l u i  a  in d iq u é  où i l  t r a v a i l 
l a i t .

163- s a c r é  - l à  de P. , i l - a  c a c h é ,  n ég . I c i  i l - a  d i t  n ég .  s i  
S .  /  amëum -N i n P. , y -  Pr , u D y - N ( i )  a r a  ma

[ amèum aNi n P. , y aP ar  , u  D yaN a r a  ma
Ce s a c r é  P. s ' e s t  b ie n  g a rd é  de nous d i r e  s ' i l  a

164- i l - a  r é u s s i  exam en -là  i l - a  p a s s é  dans E l - H a r r a c h  !
S .  /  y -rb h  l ig z a m a - N i  y-SeDa d i  lh R as  !

[ yarbah  l ig z a m l?  Ni yaSeaDa d i  lhaRaS  !
r é u s s i  l 'e x a m e n  q u ' i l  a  p a s s é  à E l -H a rra c h  !

165- où ?
W.Q. / a n i d a  ?

[ a n id a

166-  dans E l - H a r r a c h ,  chez M.A. !
S .  /  d i  lbiRas , p r  M.A. !

[ d i  lh a R a s  , #or M.A. !
à  E l -H a r r a c h  , chez M.A. !

167- i l-m an qu e  un p eu ,  m ais  i l - a  d i t  à  l u i  machin s i  que à  l u i  
W.Q./ i -  x u s  Sèituh , amena y-Na y a s  wiNat luKan

[ i  x o s  s i t o h  , amaena yaNa y a s  wiNat lu k a n  
i l  l u i  m an qu a it  q u e lq u e s  p o i n t s ,  m ais  machin l u i  a  d i t
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168- que à  l u i  i l - e s t  d an s  c o e u r ,  a l o r s  l e  i l - f a i t  p a s s e r .
W.Q. /  i  s  y - L i  dG v u l  y a L i  t  y-S£Da

[ i  s  y a L i  daGwu l  y a L i  t  yo SssD a
que s ' i l  a v a i t  b ie n  v o u lu ,  i l  a u r a i t  pu quand même l e  
f a i r e  p a s s e r .

169- q u an t à  H . - c i  , i l - e s t  p a r f a i t ,  i l - c ô n n a i t  t o u t  monde! 
W.Q. /  ma^d H . - a g i ,  y-T e Da , y -S n  aKW mDn !

t ma d H . - a g i ,  yaTeaDa , y aSan  aKW maDan!
qu an t à  H . ,  c ' e s t  un homme p a r f a i t ,  i l  c o n n a i t  t o u t  l e  
monde !

170** n ég .  l e  c o n n a i s - j e  n ég .  , b i e n  c ' e s t  g ran d  d a n s-e u x  ?
S f /  u t  S in  -2 a r a  , i k  d amQwr a n  dg - s n  ? 

t u t  a S in f l  a r a  , i k  d amQwr a n  d ag  - s a n ?
j e  ne l e  c o n n a i s  p a s ,  c ' e s t  b i e n  l e  p l u s  âgé  d ' e n t r e  eux ?

171-  o u i  , c ' e s t  grand  , l u i  av ec  L .  que c ' e s t  même â g e ,
W.Q./ ih  , d amQwr a n  , n T 'a  d L .  i  d *t inu*dw in ,

[ ih  , d amQwr a n  ,naT# a  d a L .  i  T 'in u d w in  , 
o u i ,  c ' e s t  l e  p l u s  g ran d ,  i l  e s t  du même â ge  que L . ,  

* tanucLa/tinudwin = p e r so n n e s  du même â g e .

172- Aîné - t o n  L . ,  i l - a  d i t  à  l u i  d é p a s s e - j e  un peu A.
W.Q./ DaDa - k  L . ,  y -  Na y a s  u g a r  -  ï  si-tmh A.

[ Dada k L . ,  yaNa y a s  u g a r a f l  ë i t o h  A.«tu
to n  o n c le  L . ,  i l  a  d i t  q u ' i l  é t a i t  un p l u s  âgé  que A.

173- P a r  D ieu que e x c e l l e n t - l e  ! deux f o i s  que I c i  i l - e s t  venu 
W.Q./ wLh a r  a l k  - i t  ! s i n  i b r d a n  i  D i - r u h

[ waLah a r  aêk  i t  ! s i n  ib a r d a n  i  D i r o h
Mon D ieu ,  i l  e s t  v r a i  ment t r è s  b i e n ;  i l  e s t  venu deux 
f o i s
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174- v e r s  m aiso n  s u r  M. ! P a r  d i e u ,  ju sq u e  que à  me i l - a  d i t  
W.Q. /  s aXam f  M. ! wLh a r -m i i  y i  D y-Na

[ s  aXam f M. ! waLah arm i i  y i  D yaNa
à  l a  m aiso n  pour M, ! Mon D ieu , i l  a  f a l l u  q u ' i l  me d i s e

175- c ' e s t  H. !
W.Q./ d H. !

[ d H. ! 
q u ' i l  é t a i t  H. !

176- e t  fo u  - l à  de f r è r e - s o n ,  R . , e n c o r e - l a  dans  G h a rd a ïa  ?
S .  /  i  u 'drw is-Ni n gma - s  , R . , m az a l-  i t  d i  'ÿr'daya ?

[ i  w darw iêsNi nagma s  , R . , m azal i t  d i  flardaya ? 
e t  son  fo u  de f r è r e ,  R. i l  e s t  t o u j o u r s  à  G h a rd a la  ?

177- o u i ,  m ais  A c t .  i l - s 1 a g i t e ,  i l - n e  p e u t  n -R ée l  i l - p o s e  
W.Q./ a h ,  amena, a  y - T ' h r i r i t ,  y-GuMa ad y - S r s

[ âh , amae.na, a  y a T ah r ir i t ,^ a G u M â  d y a S a r s
o u i ,  m ais  i l  ne t i e n t  p a s  en p l a c e ,  i l  ne p a r v i e n t  p a s

178- p e r so n n e -  où de c h o se ,  e l l e - e s t  venu I c i  Y . ,  j o u r s - c i  
W.Q./ iman - i s  ànda n k r a  . t  -  u s a  D Y. uSan - a g i

[ iman i s  anda n a  k r a  . t  u s a  D Y. uSan  a g i
à  se  f i x e r  q u e lq u e  p a r t  . Y. e s t  venue c e s  j o u r s - c i

c e - l à  e l l e - a  p le u r é  ê uand I c i  e l l e - a  r a c o n t é  h i s t o i r e s  
a y -n  t  -  ru  mi D ( t ) - h k a  t im usuha
ayan t  ru  mi D ahka tim usuha
ce q u ' e l l e  a  p le u r é  quand e l l e  nous a  r a c o n t é  t o u t  ce q u ' i l

180- que à  e l l e  i l - f a i t  !
W.Q./ i  s  i  -xDm !

[ i  s  i  xaDem !
l u i  f a i t  en d u rer  !

179-
W.Qo/

[
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181- éh "bien, oh fils-mon n-Réel à moi tu-écris lettre 
P.M./ ihi a Mi ad i t  -aru-d tabraT'

[ ihi a Mi ad i tarud tabrat'
eh bien mon fils, tu vas m'écrire une lettre

182- sur argents-là!
P.M./ f ydrimn-Ni !

t P adrimnaNi ! 
au sujet de l'argent!

183- maintenant, attends un peu, n-Réel nous-verrons...
S. / tura argu ëituh , a n - zr ...

[ tura argu ëitoh , a n zar ...
attends un peu, on va voir ...

184- mais sinon Act. marchent-ils jours, n-Réel à moi les mangent- 
P.M./ ik mulaë a lHu -n wuSan, a yi tn  Ô - n  !

[ ik mulaë a laHu n wuSan, a yi tn aôan !
Mais, c'est que les jours passent et qu'ils vont me les 
manger !

185- maintenant, chez-te n-Réel tu-crois sont faciles-ils choses! 
S. / tura , flur -m ad t -flil-d shl- -it lsfl'al !

[ tura , flor am a T' flilad sahlit la&^wal !
surtout, ne t'imagine pas que les choses sont faciles !

186- ne à moi Ici dis écris moi lettre, n-Réel me I c i  
S. /  ur iyi D Qar ara aru yi tabraT', a y i  D

[ ur iyi D Qar ara aru yi tabratf, a yi D
ne me dis pas écris moi une lettre, ils vont me

187- rendent-ils argents !
S. / R -n idrimn!

[ aRan idriman !
. donner mes sous !
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188- q u i  s a i t  s i  n -R ée l  a c c e p t e n t - i l s  !
S .  /  wiSn ma ad qwb l  -n  !

w[ w iSan ma d q s b l a n  !
q u i  s a i t  s ' i l s  v o n t  a c c e p t e r  !

189- e t  m achin , p o u rq u o i  que à  l u i  l e s  I c i  on t d o n n é - i l s  ? 
F .M ./  i  wiNat , a su f lr  i  s  tn  iD f k a  - n  ?

[ i  wiNat , a s u ^ a r  i s  tn  id  f k a n  ?
e t  m achin, p o u rq u o i  l u i  a - t - o n  donné ?

190- m ais  l u i  de t o u j o u r s . . .  n ' e s t  pa  l u i  a u t r e f o i s  
S .  /  amena nT' a  s i  z i k  . . .  yak n ï '  a  z i k

[ameena n a T 'a  s i  z i k  . . .  yak n a T 'a  z ik
O ui,  m ais  l u i ,  ç a  d a te  de lo n g te m p s .  C ' e s t  que l u i

191- que i l - a  f a i t  p a p i e r s ,  a v a n t  n -R ée l  e l l e - s o r t  F ran ce  . 
S .  /  ay  y-xdm lkwa^d , wqbl ad t -  F^ f r a n s a  .

[ a  Gaxdam lakwaflad ,w aqhal a  T' s F a ^  f r a n s a  .
a  f a i t  l e s  p a p i e r s  a v a n t  l ' in d é p e n d a n c e .

de p l u s ,  s a i s - j e  q u o i  n -R ée l  à  t o i  I c i  r e n d e n t - i l s ,  
y rn a  , z r i  -y a su  a r a  (a)m D R  - n  ,
y a rn a  , z r i  aê a r a  m D sRan ,
e t  p u i s ,  j e  s a i s  d 'a v a n c e  ce q u ' i l s  v o n t  t e  r é p o n d r e ,

l e t t r e  n -R ée l  à  t o i  l a  é c r i s - j e ,  n -R ée l  l a  nousrdonnons 
ta b raT ' a  m T' a ru  -#  , a  f  n - f k  
t a h r a f  a  m M a r u  j , a  T' n a fk
l a  l e t t r e ,  j e  t e  l a  f e r a i ,  nous l ' e n v e r r o n s ,  m ais

194- m ais  n -R é e l  à  t o i  I c i  d i s e n t - i l s  amène I c i  p a p i e r s  !
S .  /  amena a  m D i n i  - n  awi D lkwa^d !

[ amaena a  m D i n i n  awi D lakw a^ad  !
m ais  on v a  t e  d i r e :  amène l e s  p a p i e r s  !

1 93-  
S .  /

[

192- 
S .  /
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195- ju sq u e  a i  d i t - j e  à  eux p a r t i s - i l s  à  moi !
F . M. /  alaMa Ni -  y a s n  ruh. -  n i y i  !

[ alaMa Ni a s  an roh  an i y i  !
i l  f a u d r a  que j e  l e u r  d i s e  que j e  l e s  a i  p e r d u s !

196- m ais  c ' e s t  n a ï v e t é  ! c r o i s - t u  d i s - à e u x  seu lem en t !
S .  /  z i^  d n iYa ! a t n i  i n  - a s n  kan !

[ z i^  d n iY a ! a e n i  i n  a s a n  kan !
m ais  c ' e s t  q u ' e l l e  e s t  n a ïv e !  c r o i s - t u  q u ' i l  s u f f i s e  de 
l e u r  d i r e  !

197- e t  m a in te n a n t ,  ne n o u s-av o n s  l a i s s é  p a s  b o u c h e -n o tre  l à - b a s .  
F . M. /  i  t u r a  , u n -  Ga a r a  aqMus- N^ d i-N a  .

[. i  t u r a  , u n eGë r a  aqaMusaNag diNa .
De t o u t e s  f a ç o n s ,  c e l a  ne co û te  r i e n  d ' e s s a y e r  .
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198- eh "bien a î n é -  to n  i l - a  d i t  à  l u i  à  . i l - f a u t  n -R ée l  
L .H . /  i h i  DaDa- k y -  Na y a s  i  B. y - S f k  a

[ i h i  DaDa k y a Na y a s  i  B. y a S a fk  a
Donc, to n  f r è r e  a în é  a  d i t  à  B . : nous devons

199- n o u s - c o n s t r u i s o n s .
L . H. / n  -bnu

[ nabnu 
c o n s t r u i r e  .

200-  A. c e t  ! quand n o u s - é t i o n s  ensemble dans p a y s ,  ja m a is  
R .H . /  A . - a g i !  mi-aKn n- La aKn d i  tm urt , laem r

[ A . - a g i !  maKan n La  Kan d i  tm urt , lae m ar
C et A. ! quand nous é t i o n s  ensemble au p a y s ,  i l  n ' a

2 01-  I c i  i l - a  p a r l é  !
R .H . /  iD y - n t i q  !

[ iD y s n t i q  ! 
j a m a i s  p ip é  mot !

2 02-  i l - a  d i t  à  I c i  à  m è r e - t a !
L . H . /  y-Na yaz  D i  yMa-k !

[ yaNa yaz  D i  yaMa k !
Non, i l  en a  p a r l é  à  t a  mère!

203-  éh, i l  n 'y  a p a s  q u i  se  l e v a n t  à  o u v r i e r s ,  m aison  ne 
R .H . /  a ,  u l a  wi ( i ) - b D - n  i  i x wDamn , aXam u r

[ â ,  u l a  wi bsDan i  yxwaDamen, aXam u r
M ais ,  q u i  s u r v e i l l e r a  l e s  o u v r i e r s  e t  l a  c o n s t r u c t i o n  ?

2 04-  i l - c o n s t r u i t  p a s  s e u l - l e  !
R.H. /  i -  bNu a r a  whd - s  !

[ ibaNu a r a  wahdas !
l a  m aiso n  ne s e  c o n s t r u i t  p a s  t o u t e  s e u l e  !
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205- èh b ie n  a j o u t e z  seu lem en t a i n s i  q u e lq u e s  an n ées  !
L . H . / i h i  r n u - t  t a n  aKa k r a  i s G wa sn !

[ i h i  rn u t  kan aKa k r a  ysaGwasô n  !
eh b ie n  a t t e n d e z  encore  q u e lq u e s  années  a i n s i !

206-  v o i - l e - l à  i l - e s t  d é t r u i t  t o u t  ! e l l e - a  d i t  à  t o i  
L . H . /  a - t  - a n  i-huD aKw ! t  -  N'a k

[ a  t  an ihuD aKw ! taNa k
e l l e  e s t  e n r u in e ^ n a in t e n a n t ! Ta mère m’ a  d i t  que

207-  comme m ain ten an t  ne I c i  e l l e - f a i t  c r e u s e r  p a s .
L . H . /  am t u r a  u D ( t )  - S k f a l  a r a .

[ am t u r a  u D Sak fa la-g  a r a .
c ’ é t a i t  à  r e f a i r e ,  e l l e  n ’ a u r a i t  p a s  f a i t  c r e u s e r .

208-  eh , ch ez-n ou s  chaque un pour p e r s o n n e - s a  seu lem en t 
R .H ./  a  , -gur-nj lcuL yiwn i  yiman - i s  kan

[ â  , $ornai& kuL yiwan i  yiman i s  kan 
Oui, chez nous» c ’ e s t  chacun pour s o i ,

209- même p a r o l e  i l  n ’ y a  p a s . . . n e  nous-pouvons p a s  à  b â t i r ,  
R .H . / u l a - d  am slay  u l a s  . . .  u n - z m ir  a r a  i  l b n i  ,

[ u la d  a m as lay  u l a s  . . .  u nazm ir a r a  i  l a b n i ,
on ne se  p a r l e  même p a s . . .  nous sommes i n c a p a b l e s  de 
c o n s t r u i r e .

210-  n o u s,  n o u s-p arv en o n s  seu lem en t à  n o u r r i t u r e - n o t r e  ! 
R .H ./nK wn i ,  n -  Sawd kan i  maÔa -N-j !

[ naK ^ni, naSawad kan i  maôa Na-j !
Nous, nous p arveno n s  t o u t  j u s t e  à  s u b v e n ir  à  nos b e s o i n s  
é lé m e n t a i r e s  !

211-  dans  t r o i s  a v e c - v o u s ,  i l - e s t  a i s é  ! n -R ée l  i l - p a r l e  a î n é - t o n  
L . H . /  d i  t l a t a  y id  -wn , y - s h l  ! ad y -m s la y  DaDa-k

[ d i  t l a t a  yidwan , y a s h a l  ! ad y am as lay  DaDak
à  vous t r o i s ,  ce ne s e r a i t  r i e n !  to n  a în é  d é c i d e r a i t

s i
lu k a n
lu k a n

s i
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212*
L.H

213'
R.H

214*
L.H

215*
L.H

216-
L.H

217'
L.H

218*
L.H

> n-Réel tu-prends parole-sa.
/ ad t-afl -d awal-is „
[ a  f  a j a i awalis 

et toi tu 1 ’écouterais

moi n-Réel prenant parole-sa ? ! dans huile !
/ nK ara y-afl-n awal -is ?! di Zit !
[ naK ara yaflan awal is ?! di Zit ! 
moi, lui obéïr ?! des clous !

ainsi seulement n-Réel vous-restez alors ?
/ aKa Ican ara t- Qim-m ihi ?
[ aKa kan ara t a Qimam ihi ?

vous allez continuer à rester ainsi alors ?

maison sur il-a peiné père-ton vous-avez laissé le 
/ aXam f-way-dg y-etb baba-k t- Ga-m t
[ aXam Paydeg yattab baba k ta Ga m t

la maison pour laquelle ton père à tant peiné, vous la laissez

c'est vide ! ...un peu de ici , un peu c'est A., un peu
/ d ilm ! ... éwit Sya , Swit d A., àwit
[ d ilam ! ... éwit Sya , àwit d A., àwit

à l'abandon ! ... un peu d'ici , un peu de chez A., un peu

c'est moi, il-a fait levé le; pierre il-amenait le Ici
/ d nK , y-SbD it; azru y- T'awi t iD
[ d naK , yaSbaD it; azro yaTxawi t id

de chez moi, il l'a édifiée ; la pierre, il l'amenait

lui , sable il-amenait le Ici lui, eaux il-amenait les Ici
1 1 loi

/ nT' a , Rml y- ÏF awi t iD nTy a, aman y-T7 awi tn iD nTl 
[ naT' a, Rmal yaT'awi t iD naT' a, aman yaT' awi tn iDnaTk 
lui même, le sable et l'eau aussi.
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219-  ah ,  moi a i  d i t - j e  à  e l l e  à  m ère - (m a) ,  ne à  l u i  nou s-pouvons
R.H. / a, nK Ni -g as i yMa , ur as n- zmir ara,,

[ â, neK Ni g as i yaMa , ur as nazmir ara ,
Pour ce qui me concerne, j'ai dit à ma mère que nous étions 
incapables de prendre cette maison encharge,

220- celui-ci est brisé, celui-ci est concassé vends le
R.H. / wa y-Rç » wa y-Drwz Znz it

[ wa y»RôZ , wa yôDarwôz Zanz it
nous sommes tous en mauvaise posture, vends la

2 21-  c ' e s t  b i e n - t o n ,  ne à  t o i  i l - a  d e s  d r o i t  u n ,  d é c id e  à  l u i  ! 
R.H. /  d ay la -m  , u m y-T* a l a s  yiwn, dBr a s  !

[ d a y l a  m , u  m y s T ' a l a s  y iw an, deBr a s  !
c ' e s t  to n  b i e n ,  tu  n ' a s  de comptes à  re n d re  à  p e r so n n e ,  
t ro u v e  une s o l u t i o n  pou r  c e t t e  m aiso n  !

2 22-  non ! c ' e s t  b i e n - v o t r e  ! c ' e s t  b i e n - s o n ,  c ' e s t  b i e n - v o t r e !  
L .H . /  a l a  ! d ayla-Nwn ! d a y l a - s  , d ayla-Nwn !

[ a l a  ! d a y l a  Nwan ! d a y l a  s  , d a y l a  Nwsn !
Non ! c ’ e s t  v o t r e  b i e n  ! c e l a  l u i  a p p a r t i e n t ,  m ais  c ' e s t  
a u s s i  à  vo us  !

2 2 3 -  ch ez-v o u s  n - R é é l l c i  i l - f i n i r a  ! n -R ée l  l e  e lle-em m ène 
L .H . /  ¡(ur -wn a r a  D y -  Gwr i  ! a  t  t -  awi

[ ¡(or wan a r a  D ysGw r i  ! a  T awi
c e t t e  m aison  vo us  r e v i e n d r a  un jo u r  ! E l l e  ne v a  p a s  l ' e m 
mener

2 24-  s e r a i t - c e  v e r s  au -d e  l à  p u isq u e  c ' e s t  b i e n - s o n  ?
L .H . /  a s n i  J r  l a x r t  im i d a y l a - s  ?

[ a e n i  ja L  a x s r t  im i d a y l a - s  ?
avec  e l l e  d an s  1 'Au-de l à  quand tu  me d i s  que c ' e s t  à  e l l e ?

2 25-  n -R ée l  l e  e l l e - v e n d ,  n -R ée l  l e  e l le -m a n g e  c ' e s t  v ia n d e  !
/ a  t  t -  'Z. n a. t a  t t -  C d i k wsman !

[ a  TsSaz » a  T aÔ d i k wasman !
Q u e l le  l a  ven d e ,  e t  p r o f i t e  e l l e  même !



- 41 -

2 2 6 - encore alors ! n-Réel ils-s*é to n n e n t  ceux (de) village,
L.H. / dayn ihi ! ad T'wHim -n at taDart ,

[ dajn ihi ! ad T'waHiman at taDart ,
rien que ça ! les gens du village se demanderont ce qui 
se passe ,

2 27- aussi toi ! où n-Réel s'étonnent-ils, ou n-R. frappent-ils
R.H. / ula-d km ! anda ara whm - n , nfl ara Wt-n

[ ula d kam ! anda ra wahmsn , n# ara Wtan
penses tu ! pourquoi veux tu que l'on s'étonne ou que l'on 
critique ?

2 28-  gens ? pays -ci elle-est déserte, sont sortis-ils la h>uV 
RoH. /mDn ? tamurt-agi t-xla , F ̂  -n T' aK",

[ maDan ? tamurt agi tôxla , F a n T' aîC,
critique ? il n'y a plus personne dans ce pays,

229-  c e l u i - c i  v o i - l e - l à  i l - a  d i s p a r u  dan s Amérique, c e l u i - l à  
R.H. /wa a  - t  - a n  y - n f a  d i  marilcan , wa

[wâ t  an y a n fa  d i  m arikan  , wa
l e s  uns s e  s o n t  e x p a t r i é s  en Amérique , l e s  a u t r e s

2 30-  v o i - l e - l à  i l - a  p r i s  r a c i n e  dans  F ran ce  ! combien de m aiso n s  
R.H. / a  - t  - a n  y-uy a z a r  d i  f r a n s a  ! a s h a l  n yXamn

[ a  t  an yujj a z a r  d i  f r a n s a  ! a ë h a l  G axaMan
on t p r i s  r a c i n e  en France  ! Combien de m aiso n s

2 3 1 -  é t a n t  r e s t é s  s e  s o n t  e f f o n d r é e s - i l s  c ' e s t  v i d e s !
R.H. /  y-Qim-n g r u r z  -  n d ilmawn !

[ yaQiman g r u r z a n  d ilmawan!
on t é t é  l a i s s é e s  à  l ' a b a n d o n  e t  s e  s o n t  e f f o n d r é e s  v i d e s !

2 3 2 -  t u - a s  rendu à  nous monde c ' e s t  n o i r  ! v o i - l e - l à  L .  ay a n t  
L .H . /  t - R i  -d  a jj D u nit  d t a b r k a n t !  a - t  - a n  L .  y - s e a - n  

[ t a R i  d afl Dunit. T 'a b a r k a n t !  a - t  - a n  L .  y a se a n  
tu  p e in d s  t o u t  en n o i r  ! L .  q u i  a  p o u r ta n t
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233- q u a tr e  e n f a n t s - s e s  i l - a  b â t i  , l u i  Act i l - t r a v a i  
L .H . / r  w£a w aRaw -is , y-bna , n T 'a  l a  i-xDm

[ rsw ga  waRaw i s ,  yabna , n s T 'a  l a  yxsDam
q u a tr e  e n f a n t s  a  c o n s t r u i t  ; l u i  t r a v a i l l e  i c i

234- f r è r e s - s e s  A ct .  à  l u i  I c i  d o n n e n t - i l s  de l à - b a s ,
L .H . / a t m a t n - i s  l a  ( a ) z  D T 'aK -  n S ih -N a  ,

[ a tm atn  i s  l a  z D T 'aK an  SihNa , 
e t  s e s  f r è r e s  l u i  e n v o ie n t  de l ' a r g e n t  de F r a n c e ,

2 35-  v o i - l e - l à  ont b â t i - i l s  s u r  c ô té  de v i e u x  - l à . . .
L .H . /  a -  t  - a n  bna n f  y i d i s  n yqdimn - N i . . .

[ a  t  an bnan F i d i s  Gaqdimnaîïi . . .
eh b ien  , i l s  on t c o n s t r u i t  à c ô té  d e s  v i e i l l e s  m a i s o n s . . .

236- eh dans  T a m a z ir t ,  p l e i n  ! on t  b â t i - i l s  au d e s s u s  chemin 
L .H . /  a  d i  t m a z i r t  , am-rBwi  ! bna- n ISTig wbrid

[ â  d i  t m a z i r t ,  amsraPwi  ! bna n Nig w abrid
à  * T a m a z i r t ,  i l  y en a  p a r t o u t  ! on a  b â t i  au d e s s u s  de 
de l a  r o u t e ,

*T a m a z ir t  = v i l l a g e  d i s t a n t  de q u a t r e  k i l o m è t r e s  d 'A z o u z a .

2 37-  ont b â t i - i l s  dan s de j a r d i n s . . .m a i s  p a s - e n c o r e  ont f i n i - i l s  
L .H . /  bna -  n d a x l  n wurtan . . . a m e n a  w r-tad  kMl -  n

[ bnan d a x a l  Pwu r t a n  . . . a m s e n a  waread ksMlan
on a c o n s t r u i t  dans  l e s  j a r d i n s . . .  m ais  beaucoup n 'o n t  p a s  
pu f i n i r  l a  c o n s t r u c t i o n

238-  e lle -m an qu e  cim ent . . .  m ain ten an t  s i  o n t - i l s  un peu 
L .H . /  t  -  xu s  Sima . . .  t u r a ,  ma s e a - n  Sw it

t t  x o s  Sima . . .  t u r a ,  ma sê a n  S w it
c a r  i l  ya p é n u r ie  de c im e n t . . . c 1e s t - à - d i r e  que s ' i l  s ' e n

239-  n -R ée l  l a  c o n t i n u e n t - i l s  avec  c o n s t r u c t i o n ,  s in o n  v o i - l e - l à  
L .H . /  a  T' kMl -n  s  l b n i  , m ulas  a -  t  - a n

[ a  T 'k sM lsn  s  l a b n i  , mulaè a -  t  - a n
p ro c u re  un peu , i l  p o u r su iv e  l a  c o n s t r u c t i o n ,  s in o n  c e l a

. l i e  i c i  
da 
da

de F ran ce  
s i  f r a n s a  
s i  f r a n s a
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2 4 0 -  i l - r e s t e  a i n s i  m aison de H» , q u a t r e  p i è c e s  que 
L .H . /  y -Qim aKn . . .  aXam n H. , rw sa tXamin ay

t yaQim aKan . . .  aXam n sH. , raw ta  taXamin ay  
r e s t e  en p la n  . . .  l a  f a m i l l e  de H . ,  i l s  on t r a j o u t é

241-  on t f a i t  m o n t é - i l s . . .  v o u s ,  vous - a v e z  l a i s s é  l e  a i n s i  ! 
L .H . /  S u l i  -  n . . .  kunwi, t  -  Ôa -m t  aKn !

[ S u l i n  . . .  kunwi, tsGam t  aKan !
q u a t r e  p i è c e s  au p r e m ie r ,  e t  v o u s ,  vous  l a  l a i s s e z  a i n s i  !

2 42-  a l o r s  comme e n f a n t s - c i  -n o s  ! W .e l l e - a  d i t  s i  c ' e s t  que 
L .H . /  i h i  am waRas - a g i  -N$ ! W. t  -Na k , lu k a n  d ay

[ i h i  a  M aRaë a g i  ! W. tsN a  k , lu k a n  d ay
vous f a i t e s  comme nos e n f a n t s ,  a l o r s  ! W. me d i t  que s i

243-  a i  - j e  m aison  , a l o r s  s u i s  a l l é - j e  v e r s  T i z i  O u z o u . . .
L .H . /  s e i  -l aXam , y a L i  ruh -  X { r  t i z i  wZu . . .

[ se i^ f  aXam , y a L i  fo h a g  ger t i z i  waZu . . .
e l l e  a v a i t  une m aison  en K a b y l i e ,  e l l e  a u r a i t  demandé 
s a  m u ta t io n  pour T i z i  Ouzou,

2 4 4 -  n -R ée l  m o n te - je  , p u isq u e  v o i - l e - l à  m aison  ne i l -  e s t  bâti-pas! 
L .H . /  ad T' a l i - y  , im i a  - t  - a n  aXam u r  y-xdim a r a

[ a d  T ' a l i j  , im i a t  an aXam u r  yaxdim a r a
e t  y m o n t e r a i t  to u s  l e s  s o i r s ,  m ais  comme l a  m aison  n 'e s t  
p a s  te rm in é e ,

245-  i l  n 'y  a  p a s  comment ! B. e n c o r e ,  n -R ée l  b â t i s s e n t - i l s  
L .H . /  u la -m k ! B. daftn , ad bnu-n ,

[ ulamak ! B. da^an  , ad bnu-n ,
c e l a  l u i  e s t  i m p o s s ib l e  ! l e s  B. a u s s i  vo n t  c o n s t r u i r e ,

2 4 6 -  n -R ée l  a c h è t e n t - i l s  t e r r e ,  ou n -R ée l  a c h è t e n t - i l s  
L .H . /  ad a  j -n  a k a l  , n^ ad a ^  -n

[ ad aflan a k a l  , naj ad a ^  an
i l s  vo n t  a c h e t e r  de l a  t e r r e ,  ou b i e n  i l s  v o n t  a c h e t e r
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247-
L.H.

248 -

R.H.

249-
R.H.

250-

R.H.

2 51-
L.H.

252-
L.H.

253-
L.H.

maison étant bâtie dans Tizi Ouzou...
/ aXam y-bna-n di tizi wZu
[ aXam yabnan di tizi waZu ...
une maison déjà construite à Tizi Ouzou...

éh, ai dit-je à toi, celui voulant n-Réel il-construit,
/ a , Ni -g am , win y-bga-n ad y-bnu
[ a , Ni g am , win yab^an ad yabnu

Tu sais, celui qui veut construire, il doit

n-Réel il-économise, ne il- sort, ne il-s'habille
/ a d  i - éuh , ur i- T'Fg , ur y-T'lusu
[ ad iëuh , ur iT'aFag , ur yaT'lusu

économiser sur tout, il ne sortira pas, il ne s ’habillera 
pas,

dans maison seulement, n-Réel il-garde ...
/ G wXam ¿an , ad i -zM e. ...
r W VL G aXam kan , ad izsMse ...

et doit toujours rester à la maison, pour garder ses sous..

alors, nég.-opt. maison ! si-il-faut n-Réel ai tué-je 
/ ihi , a wr aXam ! ma-s-iBwd ad nfl -](
[ ihi , a war aXam ! masiPwsd ad n ^aï

eh bien, je n ’en veux pas d ’une maison dans ces conditions!

personne-ma, nég.-opt, chose-là ! quoi n-Réel fais-je
/ iman - iw , a wr lhaga-Ni ! a^i) ara xdm-$
[ iman iw , a war lhaga Ni ! as âra xadma^

s ’il faut que je me tue, tant pis pour cette chose là ! 
Qu'est-ce-que je ferais de la chose

avec-la si-il-faut santé-ma elle-est amoindrie ?
/ yiS ma-s-iBwd sHa - w t -Ndras ?

yiS masiP a$ seHa w taNadras ?
si ma santé doit en pâtir ?
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254- il h !y a pas que faits—je avec—la î
L.H./ ula i xdm -fl yiS !

[ ula y xsdma$ yiS !
je ne s a u r a i s  q u ’ en faire !
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255- alors quoi à toi elle-a dit vieille- là ?
S. / ihi aëu m t - Na tm5art -Ni ?

[ ihi asu rn taNa tamgartaNi ?
alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la vieille ?

2 56- nous-sommes entrés chez-la, nous-avons bu café, elle-a dit
L.H./ n - ksm jur -s , n - swa lqahwa, t-Na k

[ naksam goa?as , naswa lqahwa, taNa k
nous sommes entrés chez elle, nous avons bu un café et elle 
nous a dit :

257- frère-ton-là, il-a rassasié à lui peine fils-son de oncle-son 
L.H./ gma -m -Mi, y- Srwa yas lhif Mi - s n g.Mi -s 

[ gma m aNi, yaSarwa yas lhif Mi s SaMi s
ton frère, son neveu lui en fait voir de telles !

2 58- elle-a dit à toi jusque c'est milieu de nuit que Ici il-entre
L.H./ t - N a  k alaMa d T' nasfa n yid i D i-kCm

[ t a Na k alaMa de T  nasfa G id i D ikaôam
elle me dit: il rentre au milieu de la nuit, et ton frère

2 59- n-Réel il-se lève moment-là n-Réel à lui Ici il-ouvre porte! 
L.H./ ad y - Kr imir - n  a (a)z D y-Li taBwurt!

[ ad yaKsr imiraxv a z D yaLi taPwurt!
doit se lever alors pour lui ouvrir la porte 1

260- quand sont partis-ils vers là-bas ?
S, / mlmi ru h - n din ?

[ malmi rohan flar din ?
quand sont ils allés là-bas ?

261- avant guerre , elle-est allée ( avec) F.
L.H./ wqbl lgRa , t- Da F.

[ weqba LgeRa , taDa F.
avant la guerre, F. y est allée aussi.
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2 6 2 -  e t  t o i  t u -  a l l a i s  (a v e c )  ?
S. /  i  km t -  T 'Du-d ?

[ i  kam t_ T'aDud. ?
e t  t o i ,  tu  y a l l a i s  a u s s i  ?

263-  s u i s  a l l é e - j e  une f o i s ,  s u i s  r e s t é e - j e  v i n g t  j o u r s  ou
1 «H ./  Di - 1 y iw t t i k l t ,  Qim -fl e é r in  yum

[ Di i yiwa T i k a l t ,  Qim sfl eaérin  yum ne)j
j ' y  s u i s  a l l é e  une f o i s ,  j '  y s u i s  r e s t é e  v i n g t  j o u r s  ou

2 6 4 -  m o i s . . .
L . H. /  aG u r . . .

[ aG u r. . .  
un m o i s . . .

2 65-  a l o r s  , m ain t h i s t o i r e s  que i l - a  f a i t  M. !
S. /  z iy - m a n i ,  l a l  t im usuha ay  y -  xdm M. !

[ z i j  m ani, l a l  t im usuha a  Gaxdem M. !
eh b i e n  ! i l  en a  f a i t  de b e l l e s  , M. !

2 6 6 -  ah q u i - t r o u v a n t  n -R ée l  à  t o i  i l - r a c o n t e  ! Dieu ne tu-m anges 
LoH. /  a  w ( i ) - ( y ) - v f a - n  ad ak y-hku ! wLh ma t -  Ô i-dV

[ a  wufan ad ak yahku ! waLah ma t s C i d
ah , s i  l ' o n  t e  r a c o n t a i t  toul^ j e  t e  ju r e  que c e l a  t e

2 6 7 -  n o u r r i t u r e  . . .  a r g e n t s - s e s  t o u t  i l - a  mangé à  l u i  l e s ,  
l . H .  /  l q u t  . . .  i s u r d i y n - i s  aKw y -  Ca y a s  t n  ,

[ l q o t  . . .  i s o r d i s m  i s  aKw ysC a  y a s  t a n ,
c o u p e r a i t  l ' a p p é t i t .  Ces s o u s ,  i l  l e s  l u i  a  t o u t  d i l a p i d é s ,

2 6 8 -  i l - a  p r i s  à  l u i  w a y la l ,  i l - a  d i t  à  l u i ,  v o i l à ,  a i  p r i s - j e  
L .H * /  y -  T f  a s  w a y la l ,  y -  Na y a s  , a - t - a n ,  T f  -  j

[ y s T f  a s  w a y l a l ,  yaNa y a s  , a t a n  T a f ^
i l  l u i  a  p r i s  en g ag e  l e s  t e r r a i n s  de W aylal e t  l u i  a  d i t  
j e  t e  p ren d s
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269- bien-ton quand à moilci tu-as rendu argents-mes,
L.H./ ayla-k mi yi D (t)-Ri-d idrimn -iw ,

[ ayla k mi yi D aRid idrimn iw ,
tes terres en gages, le jour où tu me rendras mon argent,

270- n-R.. le au loin rends-je, mieux-vaut n-Réel le prends-je 
L.H./ a k t in R - $ , T'ifxir a t Tf -

[ a  k t in aRa$ , T'ifxir a t Tf a$
je te les rendrai, il vaut mieux que je garde ces terres

271- plutôt que ont mangé-ils le gen. jusqu'à ne Ici 
L.H./ wala Ca - ^ t mDn . ar-mi ur D

[ wala Ca n t msDan . armi ur D
plutôt que tu les dilapides aussi ! Comme il ne lui

272- il-a rendu pas, il-a gardé le...
L.i;./ y- R(i) ara, i-z me it...

[ ya R ara, izame it. . .
a rien remboursé, il a gardé les terres.

273- qui le possédant, père-son de M. ?
S. / wi t i-la-n , baba-s an M. ?

T wi t ilan , baba s M . ?
qui était le père de M. ?

274- c'est oncle paternel(mor^ c'est frère-son de père(mon)
L.H./ d e Mi » d gma -s n baba

[ d &aMi , d agma s m baba
c'est mon oncle paternel, c'était le plus jeune frère

275- jeune ... il-a vadrouillé dans France jusque il-est 
L.H. /amstuh... y -Dlw h di fransa ar-mi y-£ya

[ amaétoh... ysDalwsh di fransa armi yseya
de mon père...Il a trainé tant qu'il a pu en France,
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276-  i l - e s t  a r r i v é  I c i ,  
l . H .  /  y -  u s a  D ,

[ y u sa  D ,
e t  i l  e s t  revenu ,

277“  q u i  l e  a y a n t  tu é  ?
S .  /  wi t  y-nfta-n ?

[ wi t  y sn gan  ? 
q u i  1 * a tu é  ?

2 78-  c ' e s t  hommes, se  s o n t  é n i v r é s - i l s  ensemble dans  L a r b a ,
L .H . /d  i r g a z n ,  s k r  -  n aKn d i  l a r w e a ,

[d i r g a z a n ,  s s k r a n  aKan d i  l a r w e a ,
d e s  g e n s ,  i l s  se  so n t  é n i v r é s  ensemble à  L a r b a ,

2 79-  se  so n t  d i s p u t é s - i l s ,  en p lu s  c ’ e s t  I m . . .  m ais  i l  n 'y  a p a s  
L .H . /  ms Caw -  n , y rn a  d I m . . .  amena u l a s

[ mëeôawsn , y s r n a  d I m . . .  arnaena u l a s
e t  i l s  s e  so n t  d i s p u t é s ,  en p l u s ,  c ' é t a i t  d e s  I m . . . ,  m ais

2 80-  q u i  n -R ée l  té m o ig n a n t ,  ont s a i s i - i l s  l e s  m o is ,  p u i s  
L .H . / w ( i )  a r a  i - s h d - n  , T f -  n tn  aGur, d^a

tw a r a  y s sh d a n  , T f sn  ta n  aGur, dfla
comme i l  n 'y  a v a i t  p ersonne  pour té m o ig n e r ,  i l s  ont é té  
a r r ê t é s  un m o is ,  e t  p u i s

281“  s o n t  s o r t i s - i l s  I c i . . . i l  n 'y  a p a s  q u i  tém o ign an t  v o i c i - n o u s
L . H . /  F  ̂ -  n D . . .  u l a s  wi a r a  i - s h d - n  a q l  -a'tf

[ F 9n D . . .  u l a s  w a r a  y sah d sn  a q l a ^
on l e s  a  r e l â c h é s . . .  I l  n 'y  a v a i t  p a s  de tém oin  pour a f f i r 
mer:

2 82-  n o u s-av o n s  vu l e .  de p l u s ,  l e  s o l e i l  p a s - e n c o r e  i l - e s t  tombé 
L .H . /  n -w a la  t  . y rn a  , i T i z  wr-ead y - ^ l i

[ nw ala  t , .  y a rn a  , i T i z  war ead y a f t l i  .
nous avons vu ! p o u r t a n t  l e  s o l e i l  n ' é t a i t  p a s  encore  couch é .

de plus, c'est meurtre que le ont tué-ils 
yrna , d timn^i i t n^a - n.
yarna ,- T'iman^ I t njan 
d'ailleurs, il a été assassiné.
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283- se disputaient-ils Icide taverne, se sont entre-frappés-ils 
L.H. / Nu# - n D si T brna , myWat - n

[ F u p n  ü si T'barna, myaWatan
Ils se sont disputés dès la taverne, et ils se sont battus

284- dans fontaines , avec cannes , ont atteint-ils le,
L o H .  / di tliwa , s tsKwzin , huza - n t ,

[ di tliwa , s 3t&ôKwzin, huzan t ,
aux*"Fontaines", avec des cannes, ils l'ont touché,

* tiliwa, "les fontaines", lieu-dit entre Larba et Azouza.
285- ont fait tombé-ils le sur pierre, elle-a atteint à lui Ici 
L.H. / Syli -n t f tblat , t-sbh az D

[ Sa^lin t f tablat, tsabh az D
ils l'ont fait tomber sur une pierre, elle l'a touché

286- ici, alors il-est mort .
L.H. / da, dja y-Mut

[ Da, dfla yaMut 
ici, alors il est mort .

287- moment-là il-a pris part-sa, il-était dans maison-sa 
L.H. / imir -Ni, y-Bwi amur-is, y-La G wXam-is

[ imiraNi , ysPWi amur is, yaLa Gw aXam-is
à cette époque là, il avait déjà pris sa part, il vivait 
dans sa maison

288- de en bas , seul- le; nous, nous-étions en haut,
L.H. / n waDa , whd- s ; nKwni, n-La iwSawn ,

[ PWaDa , wahdas ; naKwni, naLa iwSawan, 
du bas, tout seul , nous, nous étions en haut,

289- ont partagé-ils terre lui avec père-(mon)...
L.H. / bda -n tamurt nT' a d baba

[ bdan tamurt naT' a d baba
ils avaient déjà partagé les terres, lui et mon père,
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290-  ju sq u e  I c i  a p p e l a i e n t - i l s  à  p è re - (m o n ) ,  on t d i t - i l s  à  l u i  
l . H .  /  a r -m i D Sawl -  n i  baba  , Na -  n a s

[ arm i D aSaw lan  i  bab a  , Nan a s
a l o r s ,  on a  a p p e lé  mon p è re  (de l a  r o u t e )  p ou r  l u i  d i r e :

2 91-  A c t .  à  t o i  d i s e n t - i l  gendarmes monte I c i ;  i l - e s t  monté H. 
L .H , /  a  k Qar -  n iza 'darm iyn  a l i  D ; y - u l i  h .

[ a  k Qaran iè a d a r m iy sn  a l i  D ; y u l i  h . 
l e s  gendarmes t e  d i s e n t  de m onter; H. e s t  a l o r s  monté

2 92-  moment-là v e r s  TaqwRabt , i l - a  tro u v é  Ici on t d i t - i l s  
l.H«, /  im i r  -n  tfr t q wRabt , y - u f a  D Na -  n

[ im ir a n  $ar t q waR a b t  , y u fa  D Nan
à *T a q wRabt , où on l u i  a  d i t :

* t a q wR a b t . une d e s  p l a c e  p r i n c i p a l e s  du v i l l a g e  d 'A z o u z a .

293-  v o i - l e - l à  o n c le - t o n  i l - e s t  mort dans l a r b a ,  marche! 
l . H .  /  a - t  - a n  eMi -k  y-Mut d i  l a r w e a ,  l £ u  !

[ a  t  an eaMi k yaMut d i  l a r w e a ,  a lh u  !
to n  on c le  e s t  mort à  l a r b a  , a l l e z  p a s s e  d e v an t  !

2 9 4 -  o n t - d i t - i l s  à  l u i ,  c ' e s t  eux que l e  a y a n t  t u é ,  ont don n é-ilH  
l . H .  /  Na -n  a s  , d n i t n i  i  t  y -n ^ a -n  r f k a  -  n

[ Nan a s  , d n i t n i  t  yangan  , fk a n
I l s  p e n s a i e n t  que c ' é t a i e n t  eux q u i  l ' a v a i e n t  t u é ,  q u ' i l s

2 9 5 -  a r g e n t s  s u r - l e ,  a f i n  n -R ée l  h é r i t e n t - i l s ;  ce i l - a  marché 
l . H .  /  id r im n  f l - a s ,  iv;aKn ad w rt -  n ; ay  y - l h a

[ id r im a n  S L a s  , iwaKan ad w artan  ; a  G a lh a
a v a i e n t  payé  d e s  t u e u r s ,  pou r  h é r i t e r  ; ce  q u ' a  pu c o u r i r

2 96-  M .-n o tre  avec  B. avec  père-mon !
L .H . /  M .-Nj d B. d baba !

[ M.-Na-J d B.  d baba  !
M. pou r  c e t t e  a f f a i r e ,  a i n s i  que B . e t  mon p è re  !

à  l u i
as
as
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2 97-  po u rqu o i  n-R ée l  l e  t u e n t - i l s  ?
S .  /  a l u ^ r  a r a  t  nfl -n  ?

[ aëuy a r  a r a  t  n$ an ? 
M ais  p o u rqu o i  l ’ a u r a i e n t - i l s  tu é  ?

2 9 8 -  m ais  c ' e s t  que c ' e s t  eux n -R ée l  h é r i t a n t  
L 0H. /  y a L i  i k  d n i t n i  a r a  i - w r t - n

[ y a L i  i k  d n i t n i  a r a  y w sr t sn
Mais p a rceq u e  c ' e s t  eux q u i  a u r a i e n t h é r i t é

c ' e s t  f r è r e - s o n  
d gma-s 
d gma s  

c ' é t a i t

2 9 9 -  de p è r e - ( m o n ) ! c e - l à  que ont m a r c h é - i l s  ! P a r  D i e u . . .
L .H . /  n bab a  ! a y -n  l h a  -  n ! wLh . . .

t m bab a  ! ayn a lh a n  ! waLah . . .
l e  f r è r e  de mon p è re  ! Ce q u ' i l s  on t du c o u r i r  ! Mon D i e u . . .

3 0 0 -  ju sq u e  e l l e - e s t  a l l é e  e l l e - a  d ép o sé  , on t d i t - i l s  à  e l l e  
L .H . /  a r -m i t  ~ ruh t -  q a r  , lia -  n a s

[ armi t r o h  t q â r  , Nan a s— • • ^ — 
i l  a  f a l l u  q u ' e l l e  a i l l e  f a i r e  s a  d é p o s i t i o n ;  on l u i  a

*  i l  s ' a g i t  de l a  femme de l a  person n e  a s s a s s i n é e  (F .M „ ) .

301-  s i  d é t e s t e n t - i l s  l e  b e a u x - f r è r e s - c i - t e s  ; combien 
L .H . /  ma krh  -n  t  i lw s a n -  a g i - in m  ; gDas

[ ma k arh an  t  i l a w s a n  agiynam : gaD as
demandé: e s t - c e  que t e s  b e a u x - f r è r e s  l e  d é t e s t a i e n t  ?

3 02-  que e l l e - e s t  m onté«à L a r b a  ; e l l e - d i s a i t  à  eux ne l e  
L .H . /  i  t  - u l i   ̂ r  l a r w e a ;  t  -  Na y a sn  u t

[ i  t u l i  jfaLarâw ea; taN a y a s a n  u t
Que de f o i s  e l l e  e s t  montée à  L a r b a ;  e l l e  l e u r  
a f f i r m a i t  q u ' i l s  ne l e  d é t e s t a i e n t  p a s ,

3 0 3 -  d é t e s t e n t - i l s  p a s  ; ah P a r  D ieu ,  s i  j a m a i s  que à  eux 
L .H . /  k r i h  -  n a r a  ; a  wLh u lu k an  i  sn

[ k r i h a n  a r a  ; a  waLah u lu k a n  i  san
P a r  D ieu ,  s i  j a m a i s  e l l e  l e u r  a v a i t  d i t  q u ' i l s  l e
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304- elle-a dit haïssent-ils le que n-Réel pourrissent-ils 
L.H. / t - Ni krh - n t ar-d ad rku -n

[ taNi karhan t ard ad arkun
haïssaient, ils auraient pourri en prison, injustement !

305- là-bas, dans injustice !
L.H. / di-Na , di lbatl !

f diNa , di lbatal !

306- elle-a dit à eux, c'est impossible, aiment-ils le 
L.H. / t - N a  yasn , d Imuhal , ftJMl -n t

[ taNa yassn, d slmuhal , hsMlan t 
elle leur a dit: ceci est impossible, ils l'aimaient,

entrent-ils Ici chez-le, nous-entrons chez-eux, ne 
/ kôm -n D gur -s , n - kC m flur-sn , aci 
[ kaCmsn D joras , nkaCsm jjorsan , aci

ils venaient chez lui, nous allions chez eux, ce ne sont

3 08-  c'est eux que le ayant tué ! sinon n-Réel sont pris-ils.
L.H. / d nitni i t y-nj(a-n ! yaLi ad T  uksb-n .

[ d nitnî t yanflan ! yaLi ad T'ukasbsn .
pas eux qui l'ont tué ! Sinon je t'assure qu'ils auraient 
été "encabannés".

comme il-est enterré, sont montés-ils vers Larba,
/ aKn y-mdl , uli- n ^ r larwea,
[ aKan yamdal , ulin ^aLarwea ,

il n'était pas encore enterré, qu'ils ont dû monter 
à Larba

310- sont interrogés-ils ! ont trouvé-ils moment-là,
L.H. / bht - n ! ufa - n imir - Ni,

[ bahtan ! ufan imiraNi ,
pour y être interrogés ! les gendarmes ont alors découvert

309-
L .H .

307-
L .H .
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311-  ont d i t - i l s  à  eux , se  so n t  d i s p u t é s - i l s  à  L a r b a ,
LoH. /  Na -  n a sn  , Nufl -  n d i  l a r w g a ,

[ Nan a s a n  , NuJ an d i  l a r a w e a ,
q u ' i l s  s ' é t a i e n t  d i s p u t é s  à  L a r b a ,

3 1 2 -  ont em m ené-ils  c e u x - l à ,  so n t  e m p r i s o n n é s - i l s  m ois 
L .H . /  Bwi  -  n widak , hbs -  n aGur

t Pwi n  widak , h ab san  aGur
i l s  l e s  on t mis en p r i s o n ,  où i l s  s o n t  r e s t é s  un m o is ,

313- i l  n 'y  a  p a s  tém oins  n -R ée l  f a i s a n t  f a c e ,  on t v u - i l s  l e s  
L.Ho /  u l a s  in a g a n  a r a  i - q a b l - n  , z r a  -n  tn

[ u l a s  in a g a n  a r a  i q a b l s n  , z r a n  t a n
I l  n 'y  a v a i t  p a s  de tém oins  q u i  o s e n t  a f f i r m e r  l e s  a v o i r  vu s

314-  quand l e  ont t u é - l e  ; quan t à  v i s i o n  dans  t a v e r n e ,
L .H . /  mi t  n#a -  n ; ma -  d t im z r iw t  d i  T 'b r n a  ,

[ mi t  nyan ; ma T ' im a z r iw t  d i  T 'b a r n a ,
l e  t u e r  ; pou r  ce q u i  e s t  de l e s  a v o i r  vu

315-  ont v u - i l s  l e s  ; me s o u v i e n s - j e  seu lem en t comme j o u r - c i .  
L .H . /  z r a  -n  tn  ; s f i  -#  Kan am waS-a

[ z ran  t a n  ; s f i ^  kan a  M a S a
dans l a  t a v e r n e ,  beaucoup l e s  ont v u s ;  j e  m 'en so u v ie n s  
comme s i  c ' é t a i t  a u j o u r d 'h u i .

316- beaucoup q u e -c e  s a n s  dou te  ? combien dan s  â g e - t o n  a l o r s ?  
S .  /  a t a s  a y - a  a h a t  ? a s h a l  d i  le m r-  im im ir - n  ?

[ a t a s  ay a  a h a t  ? a s h a l  d i  l&smrim i m i r s n  ?
. c e l a  d o i t  f a i r e  lon gtem ps  ? q u e l  âge  a v a i s - t u  a l o r s  ?

317- n -R ée l  s u i s - j e  d i x  ans  ; me s o u v i e n s - j e  i l - d o n n a i t  à  nous 
L .H . /  ad i l i  -y s s r  Sn in  ; s f i  y-T7 aK a^

[a d  i l i j f  aasr Sn in  ; s f i   ̂ y aT 'aK  ag
je  d e v a i s  a v o i r  d i x  a n s ;  j e  me s o u v ie n s  q u ' i l  nous d o n n a i t
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3 1 8 -  p a i n * s » H. i l - a  d i t  à  nous s i  a i  v u - j e  v o u s  v o u s - ê t e s  en 
L .H . /  ay ru m ..  H. y-Na yafl ma z r i  -X lcwn t-ksm-m

[ a j r o m . . H. yaNa ya^ ma z r i f t  kwan tkasmam 
du p a i n .  H. nous d i s a i t :  s i  ja m a i s  j e  vous v o i s  e n t r e r

319-  c h e z - l u i ,  n -R ée l  vous  c o u p e - j e l . .  ne l e  a i m a i e n t - i l s  p a s ,  
L ;H . /  | u r  - s  , a  kwn gzm -y J . .  u r  t  hMl-n a r a ,

[ f loras  , a  kwan  gazmi^ ! . .  u r  t  haMlan a r a ,
chez l u i ,  j e  vo us  découpe ! I l s  ne l ' a i m a i e n t  p a s ,

320-  ne v o u l a i e n t - i l s  p a s  P. , p ou rqu o i que l a  i l - a  ép ou sée  ! 

L .H . /  u r  b y i  -  n a r a  P. , a su tfr  i  T' y-ufl !

[ u r  hflin a r a  P. , asu)j s r  i  T ' ya'fi !

i l s  ne v o u l a i e n t  p a s  de P . ,  i l s  l u i  r e p r o c h a i e n t  de l ' a v o i r  
ép ousée  !

321- ne l a  a i m a i e n t - i l s  p a s  p u i sq u e  c ' e s t  v i v e  , e l l e - e s t  v i v e ,  

L .H . /  u T' hMl -n  a r a  im i d t a f r q i q s t ,  t - f r q i q s  ,

[ u T7 haMlan a r a  im i T ' a f a r q i q a s t ,  t f a r q i q a s ,

i l  ne l ' a i m a i e n t  p a s  p a r c e  q u ' e l l e  é t a i t  t r è s  v i v e  ,

3 22-  c ' e s t  c e - c i  .

L . H . /  d a y - a  .
[ d ay a

c ' e s t  t o u t  ce  q u ' i l s  a v a i e n t  à  l u i  r e p r o c h e r .

323- e l l e - a  é t é  m ar iée  à  Tatfanimt, on t é p o u s é e - i l s  l a  m aison  
L .H . /  t  -  zwg #r t j fan im t,  ufl -n  T7 wXam

[ taèw eé  |far t g a n im t ,  uflan T' waXam
e l l e  a  d 'a b o r d  é t é  m ar iée  à *T a îfan im t,  dans l a  f a m i l l e

*  tay an im t = hameau du v i l l a g e  d 'A d en i  s i t u é  à  9 km. d 'A z o u z a .
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324- i B 0.» s e p t  f o i s  que I c i  e l l e - s ’ e s t  e n f u i e ,
L .H . / ib... s bea ibrdan i D (t)- rwl ,

[ ib... sabsa ibardan i D arwsl ,
des iB., elle s ?est sauvée sept fois, une fois,

325- elle-s'est enfuie Ici chez T.H. , elle-a cachée la dans 
L.H. / t - rwl D ar T.H. , t - Fr il' dG

[ t r a w l  aD â r  T.H. , t a F r  iT ' daGW
e l l e  s ' e s t  e n f u ie  chez  T .H . ,  q u i  l ' a  cach ée  d an s  un* a k u f i !

* akufi = grande jarre de terre pour les provisions (grains...).

326- a k u f i . . .  e l l e - * r e f u s a i t  n -R ée l  e l l e - r e s t e  l à - b a s .
L .H . /  u k u f i . . .  t  *-ugi ad t  -  Qira d in

[ kufi „.f ¿ngi a T' Qim din
Elle ne voulait pas rester là-bas.

327- elle-est venue Ici c'est séparée, il-a dit à toi Mb.
L.H . /  t  - u s a  D d tamBwa r b t  , y-Na yak  Mb.

[ t u s a  D T'amPwa r a b t  , yaNa yak  Mb.
e l l e  e s t  revenu e  en t a n t  que fem m m e-séparée*;  Mb. d i s a i t :

* tamBwrbt = femme séparéede son mari sans qu'il y ait divorce 
(la coutume kabyle reconnait le droit à la femme de rentrer chez
ses parents à tout moment -"droit de rébellion"- )

328- ne n-Réel tue-je fille-(ma), quand la rends-je,
L.H. / aci ad nj -# yLi , mi T Ri -y ,

[ ac(i) ad n^afl  y a L i  , mi T 'a R i ^  ,
j e  ne peux t o u t  de même p a s  t u e r  ma f i l l e !  quand j e  l a  
ramène chez son  m a r i ,

329“ n-Réel Ici elle-se sauve !
L.H. / a  D (t)- rwl !

[ a D arwal !
elle se sauve !

330- elle-est restée.il-arrivait alors celui-ci, il-adit à lui 
L.H. / t- Qim . y-usa d imir-n wagi , y-Na yas

[ tQim . yusa D imiran wagi , yaNa yas
elle est donc restée. Est alors arrivé celui-ci, L.H. a dit
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331- L . S .  c ’ e s t  s o e u r - n o t r e ,  n -R ée l  l a  v o u s -é p o u se z  !
L .H . /  L . S .  d w ltm a-tn ï , a  T' t  -  ag-m !

[ L .  d waltmatnafl , a  T' tatfam !
a l o r s ,  c ' e s t  n o t r e  s o e u r  (=proch e  p a r e n t e ) ,  vous  a l l e z  
l ' é p o u s e r  !

3 3 2 -  i l - a  f a i t  r é p u d i e r  à  e l l e  I c i  de l a - b a s ,  i l - a  épou sée  l a .  
L .H . /  y -  S b r a  yaz  D Sy iN a , y-ufl iT'.

[ y a S a b r a  yaz  D SyiN a , yu)$ i T ' .
i l  l ' a  a l o r s  f a i t  r é p u d ié e  p a r  son  p re m ie r  m a r i ,  e t  l ' a  
é p o u sé e .

333-  i l - a  l a i s s é  I c i  M. p a s - e n c o r e  i l - e s t  n é . . .  e l l e - e s t  r e s t é e  
L .H . /  y -  Ga D M. w r-ead i - l u l  . . .  t-Qim

[ yaGa D M. war ead i l u l  . . .  tQim
quand i l  e s t  m ort ,  M. n ' é t a i t  p a s  en core  n é .  Quant à  e l l e ,  
e l l e  e s t  r e s t é e

334- dans m aiso n —l e u r  e l l e - a  é le v é  I c i  f i l s - s o n .
L .H .  /  G wXam -Nsn t  -  rB a  D Mi -  s

[ Gw aXamaNsan t r s B a  D Mis 0

335- l o r s q u e  I c i  i l - f u t  p r o c è s ,  i l - a  d i t  à  l u i  c e l u i - c i  
L .H . /  a s - m i  D y-L a  S r e  , y-Na y a s  wagi

[ asm i D yaLa  S rae  , yaNa y a s  wagi 
l o r s q u ' e u t  l i e u  l e  p r o c è s  (pou r  l ' h é r i t a g e ) ,  c e l u i - c i  

(M., l e  f i l s  de l ' a s s a s s i n é )  d i t  a l o r s :

i3 26-  n -R ée l  emmene-je p a r t - m a ;  ont r e f u s é - i l s ;  i l - e s t  revenu 
L„H. /  ad awi amur-iw; u g i  -  n ; y - u j a l

[ ad awifl amuriw ; u g in  ; yuftal
j e  veux ma p a r t  ! Eux on t  r e f u s é  de l u i  donner; 
f i n a l e m e n t ,  i l s  l u i  o n t  donné,

327- ont donné-ils à  lui; ont dit-ils à  lui, jusque n-Réel 
L.H. / fka - n as ; Na - n as , ar d

[ fk a n  a s  ; Nan a s  , a r  d
m ais  au d é b u t ,  i l s  d i s a i e n t ,  quand i l  s e r a  g ran d ,
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328-  i l - g r a n d i t  g a r ç o n - c i  , n -R ée l  à  l u i  nou s-do n n ero ns  
L .H . /  y -im ÿur w qsië  - a g i  , a  s  n -  f k

[ yimxor w aq s ië  a g i  , a  s  n a fk
notis donnerons s a  p a r t  à  ce g a r ç o n .

329- b i e n - s o n , t a n t  que i l - e s t  je u n e ,  ne à  l u i  nous-donnons p a s !  
L .H . / a y l a - s  , skud mZi , u r  a s  n -  TàK a r a  !

[ a y l a  s , skud maZi , u r  a s  naT 'aK  a r a  !
M a is ,  t a n t  q u ' i l  e s t  en core  je u n e ,  nous ne l u i  donnerons p a s !

330-  a l o r s  moment-là e l l e - e s t  r e s t é e  chez p a r e n t s - s e s ,  ju sq u e  
L . H . /  d#a ir a ir  -n  t  -Qim a r  im a w la n - is  , a r-m i

[ d j a  im ir a n  tQim â r  imawlan i s  , armi
a l o r s ,  e l l e  e s t  r e s t é e  chez s e s  p a r e n t s ;  ce  n ' e s t  que b ie n

331- c ' e s t  jo u r-q u an d  l a  i l - a  épousé  B. a p r è s  que à  l u i  i l -  
L . H . /  d a s  -  mi T' y-ug B c ahy ih  i  s

[ d asm i Ty yutf B. ah y ih  i s
a p r è s  que B. l ' a i t  épousée  que mon p è re  l u i

332-  i l - a  donné père-(m on) p a r t - s a .
L . H . /  y - f k a  b a b a -  a m u r- i s  .

[ y a fk a  bab a  amur i s  .
a donné s a  p a r t .

333-* pou rqu oi ?
S .  /  asu-gr ?

[ asu^ar ?

334-  c ' e s t  d é p i t  , i l - a  d i t  à  l u i  p o u rqu o i  n -R ée l  e lle-em m ène 
L . H . /  d Zkara  , y-Na y a s  a s u ^ r  a r a  t - a w i

[ d sZkara , y aNa y a s  a&u^ a r  a r a  taw i 
p a r  d é p i t  e t  p a r  m au vaise  f o i ,  i l  d i s a i t :  p o u rq u o i  a - t - e l l e  
emmené
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335- fils-son ? M. avec H. ont dit-ils à lui, si jamais,
L.H. / Mi - s ? M. d H. Na - n as , lukan

[ Mi s ? M. d H. Nan as , lukan
son fils (chez ses parents)? M. et H. disaient si jamais

336- n-Réel le nous-trouvons dans "bien -notre, il-est mort !
L.H. / a t n- af G wayla-Nj , y-Mut !

[ a t naf Gw ayla Naj , yaMut !
nous le trouvons dans nos terres, c'est un homme mort!

337- c'est grand-père-ton tout que le Ici ayant rendu vers maison' 
L.H. / d ¿Di -k aKw i t iD y-Ra -n s aXam

[ d ¿aDi k aKw i t iD yaRan s aXara
c'est grâce à ton grand-père qu'il a pu revenir chez lui 

(= entrer en possession de sa part d* héritage)

338- il-a dit à eux , donnez lui un peu de terre 
L.H. / y-Na yasn , fk-t as Swit n wakal

[ yaNa yasan , fkat as Swit Pwakal
il leur a dit ï vous allez lui donner un peu de terre

339- avec pierre n-Réel il-construit ici chez-vous, il-aimait le 
L.H. / d wzru ad y- bnu dagi jur-wn , i-hM 1 it

[ d wazro ad yabnu dagi jorwan , ihaMl it
et de la pierre pour qu'il puisse construire ici, près 
de vous; il l'aimait beaucoup

340- grand-père-ton, lui aussi il-prenait à lui parole,
L.H. / &Di -k , nT'a dafln y-T'a^ as awal ,

[ zaDi k ,naT'a da#an yaT'a^ as awal ,
ton grand-père, lui, de son côté, suivait ses conseils,

341- il-venait au loin vers Aït Aissi, il-restait chez-nous»
L.H. / y-T'ruhu n s at eisi , y-T '% imi ]$ur-nj

[ yaT'roho n s at s.isi , yaT'̂ j imi flor naj| , 
il venait nous voir aux Aït Aissi et restait avec nous,
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342- il-donnait à lui grand-père-ton argents...
L.H./ y-T'aK as zDi -k idriran ...

[ yaT'aK as àaDi k idriman...
ton grand-père lui donnait de l'argent...

343- il-a trainé, il-a trainé jusque à lui il-a donné part-sa 
L.H. / y-S^rurd , y-Shrurd ar-mi s y-fka amur-is

t yaSa^rurad, yaSahrurad armi s yafka amur is
il a persévéré, persévéré, jusqu’à ce qu’il lui donne 
sa part,

344- jusque à eux ont dit-ils gens n-Réel vous-rendez orphelin 
L.H. / ar-mi sn Na - n mDn ad t - Sguzl-m

[ armi sn aNan maDan a T'aSguzlam
Mais il a fallu que tout le monde leur reproche de vou
loir déposséder cet enfant!

345- enfant-ci ! d'abord ont dit-ils à lui ne il-emporte pas 
L.H. / aqsià-aêÜ naqal Na - n as ur y-T'awi ara

[ aqsié agi! naqal Nan as ur ya T'aw ara
D ’abord, ils disaient: il ne prendra pas sa part,

346- il-est jeune ! Il a fait sortir carte à père-(mon), 
L.H. / mZi ! y-SuFg az D lkarta i baba

[ maZi ! yaSuP y az D alkarta i baba
il est trop jeune! Il a alors attaqué en justice mon père,

347- puisque il-refusait n-Réel à lui il-donne part-sa.
L.H. / imi y- ugi a s y-fk amur-is.

[ imi yugi as yafk amur is.
puisque il refusait de lui donner sa part.

348- il-a lâché Ici à tête- moment-là père-(mon), il-a dit 
L.H. / y-bra D i uqalul-is imir-n baba , y-Na

[ yabra D i wqalul is imirsn baba , ydNa
Mon père est alors revenu tête basse, le tribunal
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34-9- à  l u i  t r i b u n a l ,  n -R ée l  à  l u i  tu -d o n n es  p a r t - s a ,
L.Ho /  y a s  S r  £ , a  s  t - f k - d  a m u r - i s ,

[ y a s  S ra e  , a  s  t a f k a d  annir i s ,
l u i  a v a i t  d i t :  tu  Vas l u i  donner s a  p a r t ,

350-  i l  n 'y  a  p a s  a i n s i  ou a i n s i  ! 
l . H . /  u l a s  aKa n]| aKa !

[ u l a è  aKa nfl aKa !
e t  s a n s  d i s c u s s i o n s  !

351- quand I c i  i l - é t a i t  ju g e m e n t-c i  ?
S .  /  mlmi D y -L a  â r £  - a g i ?

[ malmi D yaLa  â r a e  - a g i ?
Quand e u t  l i e u  ce p r o c è s  ?

352- quand I c i  i l - e s t  e n t r é  A m ér ic a in ,  i l - a  f a i t  s o r t i r  Allemand 
L .H . /  mi D y -  k&m marilcan , y -  SuPjj la lm a n

[ mi D yaksam m arik an  , yeSu Fag  la lm a n
Au moment du débarquem ent a m é r ic a i n ,  quand i l s  on t  c h a s s é  
l e s  A llem an d s,

353- B . ,m o m e n t- là  que l e  ont em m ené-ils  v e r s  s e r v i c e ,
L .H . /  B . ,  im ir - n  i  t  Bwi  -  n a r  S r b i s  ,

[ B . ,  im ir a n  i  t  Pwi n  S r  S a r b i s  ,
C ' e s t  à  époque l à  que B. e s t  p a r t i  au s e r v i c e  m i l i t a i r e ,

3 5 4 - v e r s  S y r i e ,  ou non ?
S .  /  î r  èam , ny a l a  ?

[ gar àam , n^ a l a  ? 
en S y r i e ,  non ?

355- non, v e r s  In d o ch in e  !
L . H . /  aha  , a r  l a n d o s i n  i

[ aha? , â r  l a n d o s i n  !
Non, en In d o ch in e  !
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356-  me s o u v i e n s - j e  s e m a in e - là  a îné-m on, i l - s ' e s t  é n iv r é  I c i  
L . H . /  s f i  - y  D urt -  Ni DaDa i - s k r  D

[ s f i f l  D o rtaN i DaDa i s a k r  aD
j e  me s o u v ie n s  que c e t t e  sem aine l à ,  mon grand f r è r e  
s ' é t a i t  s a o û l é ,

3 57-  i l - a  c a s s é  u s t e n s i l e s ;  c ' e s t  e n gean c e ,  a u s s i  père-mon 
L .H . /  y - r z a  Ihw al ; d S t l a  , u l a - d  baba

[ yarza lahwal ; d a Sabla , ulad baba
et avait cassé la vaisselle; c'est de famille, mon père

358-  i l - s 1 e n i v r a i t ;  me s o u v i e n s - j e  à  l u i  i l - b u v a i t  p è re - (m o n ) ,  
L .H . /  i - s  K r  ; s f i  -X a s  i - t S  baba

[ i s a K a r  ; s f i  j  a s  i t a S  baba
a u s s i  b u v a i t ;  j e  me r a p p e l l e  q u ' i l  b u v a i t .

358-  ju sq u e  c ' e s t  v i e i l l a r d  que l e  i l - a  l a i s s é . . .
L .H . /  a r-m i d amÿar i  t  y -  Ôa . . .

t armi d amflar i  t  yaGa . . .  
i l  n '  a  c e s s é  q u 'à  un âge  avancé  . . .

3 5 9- dans pays seulement que il-restait, père-ton ?
S .  /  d i  tm urt kan i  y - T '^ i m i  , baba-m ?

[ d i  tm urt kan i  G a T'y imi , baba  m ? 
i l  r e s t a i t  t o u j o u r s  en K a b y l i e ,  ton  p è re  ?

3 60-  non, i l - e s t  e n t r é  Amérique oh ! i l - e s t  a l l é  avec  M.F.
L .H . /  a l a  , y-ksm m arikan  , a  ! y-Dukl d M.F.

Cala , yakssm marikan , â ! yaDukal d M.F,
M ais non ! i l  e s t  a l l é  ju s q u 'e n  Amérique! i l  y e s t  
a l l é  avec  M.F.

361-  i l  n 'y  a  p a s  p a y s  ne i l - a  p é n é t r é ! . . .
L .H . /  u l a s  tam u rt u r  y -k s im  ! . . .

[ ula& tam u rt  u r  yaksim  ! . .
i l  n 'y  a  p a s  de p a y s  où i l  ne s o i t  a l l é  !
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362- alors de autrefois émigraient-ils !
S. / ihi si zik T* inig - n !

[ ihi si zik T' inigan !
alors, finalement, les gens émigraient dès cette époque!

363- père-mon me souviens-je à lui il-venaient Ici de Annaba, 
L.H. / baba éfi as y - T'as D si eNaba ,

[ baba sfi^ as yaT'as aD si &aNaba,
je me souviens des retours de mon père, d ’Annaba,

364- beaucoup que il-a passé là-bas.
L.H. / atas i y- Ka din

[ atas i G aKa din
il y a passé de longues années.

365- ne savais-je pas il-allait vers Annaba, croyais-je 
S. . /ur zri -V ara y-T'ruhu y r eNaba , Jil— X

[ ur zri y ara yaT' roko flar eaNaba ,
je ne savais pas qu’il allait à Annaba , je pensais

366- dans pays seulement que il-restait.
S. / di tmurt kan i y-T'gimi

[ di tmurt kan i G aT'jimi
qu’il restait toujours en Kabylie .

367- dans quoi que Ici il-fait lever enfants-ses alors ?
L.H. / G- way-dg i D y- SKr aRaw - is ihi ?

[ Gwaydag i D yaSKar aRaw is ihi ?
qu’est-ce qui lui aurait permis d ’élever ses enfants, 
sinon ?

368- il-faisait cultures dans Annaba. C ’est que dans sept 
L.H. / i-xDm tifLahin di eNaba . yak di sbea

[ ixaDam tifaLahin di eaNaba . yak di sebea
il était ouvrier agricole à Annaba. C ’est que nous étions
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369- avec-nous!...
L.H. / yid-n)( !...

[ yidnafl !... 
sept enfants!...

370- et Amérique, quoi le ayant amené vers Amérique ?
S. / i mariKan , alu t y-Bwi-n marilcan ?

[ i marikan , asu t yaBwin fler marikan ?
et l'Amérique, qu'est-ce qu’il y est allé faire ?

371- il-est allé n-Réel il-travaille, n-Réel Ici il-amène argents, 
L.H. / i-ruh ad y - xdm , a D y -awi idrimni

[ iroh ad yaxdam , a D yawi idrimsn!
il y est allé chercher du travail, pour ramener des sous !
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372 -  e t  m aiso n  de F.M. comment so n t  f a i t s - i l s  ?
S . /  i  wXam n F .M . , amk ga  -  n ?

[ i  waXam F .M .,  amak gan ?
e t  l a  f a m i l l e  de F .M .,  comment v o n t - i l s  ?

373-  dans  p a y s  seu lem en t que s o n t - i l s ;  e l l e - e s t  montée 
W«Q. / d i  tm urt kan i  T' i l i - n  ; t  -  u l i

[ d i  tm urt kan i  T ' i l i n  ; t u l i
i l s  so n t  t o u j o u r s  au p a y s ;  e l l e  e s t  montée p io c h e r

3 74-  n -R ée l  e l l e - p i o c h e  pommes de t e r r e ,  i l - e s t  advenu 
W.Q. /  ad t  -  nqs l b a t a t a  , y-  u ^ a l

[ a  T ' anqaà s l b a t a t a  , y u ^ a l
s e s  pommes de t e r r e s ,  e t  p u i s  f i n a l e m e n t ,

3 7 5 -  i l - a  s u i v i  l a  B . ; jo u r  de v e n d r e d i  c ’ e s t  f ê t e  
W.Q. /  i - d f r  iT '  B . ;  aS  n lgm ea d tamftra

[ i d s f r  iT '  B . ;  aS  Lgamta T 'a m a r r a
B. l ’ a  s u i v i e ;  V e n d red i ,  i l  y a  une f ê t e

3 7 6 -  v e r s  b e a u x - p a r e n t s - s e s . . .
W.Q, /  s  i d u l a n  - i s  . . .

[ s  i d u l a n  i s . . .
chez s e s  b e a u x - p a r e n t s  . . .

3 7 7 -  a i  r e n c o n t r é - j e  I c i  R. j o u r s - c i  : ne l à - b a s  t u - e s  venue , 
W.Q, /  mugr - i  D R. u S a n - a g i :  u n t  -  ruh-d ,

[ mugr3g D R. uSan  a g i :  u n t r o h s d  ,
j ’ a i  r e n c o n tr é  R. l ’ a u t r e  jo u r  : p ou rqu o i n ’ e s  tu  p a s  
v e n u e ,

378-  ne l à - b a s  t u - e s  venue !
W.Q. /u  n t  - ru h -d  !

[ u n t ro h ad  !
que n ’ e s  tu  venue !

0 • •
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3 7 9 -
W.Q.

380 -

W.Q.

* l a  ;
une

3 81-
W.Q.

382 -  

S .  (

3 8 3 -
S .  ,

384-
W.Q.

nous-sommes a l l é s  c h e z - e u x ,  moi avec  g r a n d - m è r e - t a  ,
/  n -  ruh }fur-sn  > n K d yMa-k e z i z u  ,
[ nroh ? o r s a n  , naK d yaMa k a z i z u  ,
nous sommes =?l lé s  chez eux , moi e t  t a  grand-m ère ,

i l - a  coupé cheveux f i l s - s o n ,  i l - é t a i t  p r é s e n t  M. avec
/  i - s T l  Mi -  s  , y -  h dr  M. d
t i s a T s l  Mis , y ah d ar  M. d
on a coupé l e s  cheveux de son f i l s *  , M. é t a i t  l à  avec

i:-emière coupe de cheveux e s t  une é ta p e  q u i  donne l i a u  
p e t i t e  cérém onie .

so e u r  - s a  - l à  de A ï t  A t e l l i . . .
/w ltm a-s  -N i n a t  e T L i . . .  
w altm as a Ni n a t  e T a L i . .
s a  s o e u r  d ' A ï t  A t e l l i  ( = v i l l a g e  s i t u é  à 10 km d 'A zo u za)

comment m ain ten an t  r a s a g e  - c i  de bébé , c ' e s t q u o i  que
amk t u r a  a s T l  - a g i  n L u fa n , d a su  i
amak t u r a  a s T s l  a g i  n l o f a n , d a su  i
q u ' e s t - c e  que c ' e s t  que c e t t e  cérém onie de l a prem ière
coupe de cheveux ? q u e l l e  e s t

c ' e s t  s i g n i f i c a t i o n - s a  ? 
d lmena - i n s  ?
d Imaena ynas  ?

s a  s i g n i f i c a t i o n  ?

n -R ée l  à  l u i  o t e n t - i l s  un peu (de )  cheveu a i n s i  i c i ,
/  a  s Ks -  n s i t u h  usBub aKa d a g i ,
[ a  s  K san  s i t o h  uéPub aKa d a g i ,

on l u i  coupe un peu de ch eveux , i c i  ( s u r  l a  tem p e) ,
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3 85-  dan s  Achoura que r a s e n t - i l s  , quand e l l e - e s t  p a s s é e  
W.Q. /  d i  t e a s u r t  i  T ' s T i l - n  , mi t - e D a

[ d i  t e a é o r t  i  T' s a T i l a n  , mi te sD a  
c ' e s t  à  l 'A c h o u r a  que l ' o n  r a s e ,  d è s  que 1 * Achoura

3 8 6 -  seu lem en t Achoura; a i n s i  i l - f a i s a i e n t  ceux  (d e )  a v a n t ,  
W.Q. /  Êan t e a S u r t  ; aKa i  xDm-n a t  z i k  ,

[ kan  t c a s o r t ;  aKa y xaDman a t  z i k  ,
a  eu l i e u ;  l e s  A nciens  f a i s a i e n t  comme c e l a ,

387-  a l o r s  ont l a i s s é - i l s  l e  I c i ,  c ' e s t  g r a n d -p è re  - s o n  
W.Q. /  dga  Ga -n  t  iD , d zDi - s

[ dga  Ôan t  iD , d zaDi s
e t  i l s  nous ont l a i s s é  c e t t e  coutume, c ' e s t  l e  g ra n d -p è re

3 8 8 -  n -R ée l  à  l u i  r a s a n t . . .  quant à  %. e l l e - n e  p a r v i e n t  
W.Q. /  a r a  s  i - s T l - n . . .  ma -  d t-GuMa

[ a r a  s  i s s T l s n . . „  ma d tGuMa
q u i  d o i t  l u i  co u p er  l e s  c h e v e u x . . .  Quant à# ,  e l l e  n ' e s t

3 8 9 -  n -R ée l  e l l e - g u é r i t  , f in a le m e n t  i l - a  amené l a  I c i j  e l l e  
W.Q. /  ad t  -  h lu  , t a G a ra  y - Bwi  T' iD ;

[ a  T' ah lu  , ta G a ra  yaPWi  T' iD }
t o u j o u r s  p a s  g u é r i e ,  p o u r t a n t ,  i l  l ' a  amenée,

3 9 0 -  e l l e - a  p a s s é  t r o i s  j o u r s . . .
W.Q. /  t  -  Ka t l t  iYam . . .

[ taK a  t a i t  i ï a m  . . .
e l l e  a  p a s s é  t r o i s  j o u r s  chez e u x . . .

391-  combien de e n f a n t s - s e s  m ain ten an t  c e l l e - l à  ?
S .  /  a s h a l  n waRaw -  i s  t u r a  t i - N a  ?

[ a é h a l  Bw aRaw i s  t u r a  t iN a  ?
combien d ' e n f a n t s  a - t - e l l e  m a in te n an t ,  c e l l e - l à  ?
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3 9 2 -  s e p t  e n f a n t s - s e s  m ain ten an t  !
W.Q. /sbea aRaw - is tura !

[ sabea waRaw is tura !
elle a sept enfants maintenant, !

3 9 3 -  ah , a v a n t  m o u r r a i e n t - i l s  à  eu x ,  peu que I c i  r e s t a n t  , 
W.Q. / a z i k  T 'm T 'at '  -  n a sn  , d ru s  i  D y-T ' aG'ray-n,

[ a zik T'maT'atn asan , drus i D yaT'aG'rayan,
Ah, autrefois, beaucoup d'enfants mourraient à la nais
sance, il n'en survivait que très peu,

395- il n'y a pas commodité comme maintenant, ce vivant seul 
W.Q. / ulas T' awil am tura , i y-T'idir-n ala

[ ulaë T' awil am tura , i GsT'idiran ala
il n'y avait pas toutes les commodités de maintenant, seul 
survivait

396-  c e l u i  é t a n t  en bonne s a n t é . . .
W.Q. / win i-sHa-n ...

[ win isaHan 
l'enfant qui était en parfaite santé...
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397- papier-là 
S. / lka*d -Ni 

[ lkajfadaNi 
le papié

que à moi Ici tu-as donné, il-est ma.rqué Ici
i yi D (t)- fki-d , y-mrka D
i yi D fkid , yamerka D

■ que tu m '’ as donné, il était marqué dessus

398- c ’est instituteur dans El-misser
S. / d Six di lmisr

[ d Six di lmiser
qu’il était instituteur à El-Misser

399- oui, il-a enseigné dans Boghari , dans Taqa Ait Yahya 
L.H. / ah, y-Sjr di lqsr n buflr, di taQa at yhya

[ âh , ysSgar di laqsar m buflar, di taQâ t yahya
Oui, il a enseigné à Boghari, à Taqa des Aït Yahya

400- dans Tamazirt, dans El-misser, dans TagueMount Eldjedid 
L.H. / di tmazirt , di lmisr , di tgMunt Izdid

[ di tmazirt , di lmisar , di tgeMuT Iszdid
à Tamazirt, à El-Hisser, à Taguemount Eldjedid

401- dans guerre-là de Allemand, d'abord il-a pris retraite 
L.H. / di IgRa -Ni n lalman , naqal y-Dm lantrit'

[ di IgaRa Ni Lalman , naqal yaDam lantrit
pendant la dernière guerre mondiale, il avait pris sa 
retraite, mais finalement,

402- ont rendu-ils le Ici à Azouza ...
L.H. / Ra - n t iD s ieZuzn ...

[ Ran t iD s ieaZuzsn...
il a été réaffecté d ’office à Azouza...

403- ne le ont donné-ils pas à YsMa Guraya ? 
S. / ur t fki - n ara *r yMa Guraya ? 

t ur t fkin ara yar yaMa Guraya ?
il n'a pas été affecté à Yemma Gouraya?
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404- non, c ' e s t  A. , l à - b a s  que i l - e s t  né même H.
L .H . / a l a ,  d A. , d i-N a  i  i - l u l  madi H.

[ a l a ,  d A. , d iNa i  G l u i  madi H.
Won, c ' e s t  A. q u i  y e s t  a l l é ,  H. y e s t  d ' a i l l e u r s  né.

4 0 5 -  t u - a l l a i s  a l o r s  a v e c - l u i  quand n-R ée l  l e  d o n n e n t - i l s  
S .  /  t  -T 'D u-d  i h i  y i d -  s  mi a r a  t  f k  -  n

[ t  T'aDud î h i  y i d a s  m a r a  t  fk an
tu  l 'a c c o m p a g n a i s  quand i l  é t a i t  a f f e c t é

4 0 6 -  a i n s i  v e r s - o ù  de chose  ?
S .  /  aKa s a n i  n k r a  ?

[ aKa s a n i  na k r a  ? 
a i n s i  que lque  p a r t  ?

4 0 7 -  o u i ,  a l l a i s - j e  ; s u i s - a l l é - j e  à  A i t  A i s s i ,  s u i s  a l l é e - j e  
L .H . /  ah , T'Du ; Di -2 s  a t  e . is i  , Di

[ â h ,  T'aDufl ; Di s a t  e i s i  , Difl
o u i ,  j e  l 'acco m p agn ais ;  j e  s u i s  a l l é e  aux A i t  A i s s i ,  j e  s u i s

4 0 8 -  v e r s  E l - M i s s e r ,  c ' e s t  c e - c i . . .  dans  T am a z ir t  i l - v e n a i t  I c i  
L .H . /  a r  l m i s r  , d a y - a  . . .  d i  t m a z i r t ,  y -T 'ru h u  D

[ â r  l m i s a r  , d ay a  . . .  d i  t m a z i r t ,  y a T 'ro h o  D
a l l é e  à  E l - M i s s e r ,  c ' e s t  t o u t . .  Quand i l  é t a i t  à T a m a z ir t ,  
i l  r e n t r a i t

4 09-  s o i r  v e r s  m aison  à  Azouza, dans T aqa , c ' e s t  f i l l e - s a  
L .H . / ta m D it  s  aXam s  ieZ u zn , d i  taQ a, d yL -  i s

[ tam aD it s  aXam s  ie Z u z an ,  d i  taQ a, d y a L i s  
l e  s o i r  à  Azouza , à  T aqa , c ' e s t  l a  f i l l e  de

4 10-  de H. u A. que é t a n t ,  ne c ' e s t  m o i . . .  q u an t à  dans  
L .H .  /  n H. u A. ay  y - L a - n ,  a c i  d nK . . .  ma d i

[ n H. u A. a  GsLan , a c i  d nsK . . .  ma d i
H.u A. q u i  é t a i t  son  é p o u se ,  ce  n ' e s t  p a s  m o i . . .  Quant à
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411-
L .H .

412-
S .  /

[

413-
L .H .

414-
L.H.

415-
L .H .

416-
L .H .

417-
L .H .

B o g h a r i ,  t r e i z e  an s  que i l - a  e n s e ig n é  l à - b a s .
/  l q s r  , t l t a s  n Sna i  y -  S * r  d i - n
[ l s q s a r  , t a l t a é  n sSn a  i  G a S f ls r  d in

B o g h a r i ,  i l  y a  e n se ig n é  pendant t r e i z e  an nées  .

où I c i  i l - e s t  s i t u é  E l - M i s s e r  ?
' anda D y - z g a  l m i s r  ?

anda D y a z g a  l m i s a r  ?
où e s t  donc s i t u é  E l - M i s s e r  ?

n -R ée l  t u - p a s s e s  a u - d e l à  à  I g h i l  n Tguemmounin,
/ a d  t  -  s D i- d  a k in  i  y i f l i l  n tgMunin ,

[ a  T'eaDid a k in  i  y i f l i l  TgaMunin ,
i l  f a u t  d é p a s s e r  I g h i l  n Tguemmounin ,

n -R é e l  tu -m arch es  a s s e z  à  L a r b a ,  n -R ée l  tu -m on tes  s u r
/  ad t -  lh u -d  Dqs i  l a r w e a ,  ad t - a l i - d  f
f a  T' alhud Daqs i  l a r a w s a ,  a  T ' a l i d  f

e t  c o n t in u e r  a s s e z  lon gtem ps  a p r è s  L a r b a ,  e t  p u i s  on 
monte s u r

g au ch e ,  I g h i l  n Tguemmounin, T a s a f t  G u ezra ,  E l - M i s s e r ;
/  zlmd , i f l i l  n tgMunin , t a s a f t  n y z r a ,  l m i s r  ;
[ z s lm ad ,  i & i l  TgaMunin , t a s a f t  G azra  , l m i s a r ;  

l a  gau ch e ,  I g h i l  n Tguemmounin, T a s a f t ,  e t  E l - M i s s e r ;

i l - e s t  b i e n  s i t u é ,  n -R ée l  t u - v o i s  T a d d a r t  Bouadda, a i n s i  
/  y -  wea , ad t  - w a l i - d  t a D a r t  n waDa, aKa
[ yaw£a , a  T 'w a l id  taD a  r t  PWaDa , aKa

l e  v i l l a g e  e s t  b i e n  s i t u é ,  on v o i t  T a d d a r t  Bouadda, l à

en f a c e ,  n -R ée l  t u - v o i s  A ï t  F r a o u c e n . . .
/  agwMad, ad t - w a l i - d  a t  f ra w sn  . . .
[ gwaMad, a  T' w a l id  a t  f r a w s s n  . . .  

d e v a n t  s o i ,  on v o i t  l e s  A ï t  F r a o u c e n . . .
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4 1 8 -  nous-sommes venus I c i  de l à - b a s  une f o i s  s u r  m ulet  
L .H .  /  n -  ruh D SyiN a y iw t t i k l t  f  u s rd u n

[ nroh aD SyiN a y iw a t  t i k a l t  f  u sa rd u n
nous sommes a l l é s  de l à - b a s  une f o i s ,  à  dos  de m u le t ,

4 1 9 -  v e r s  Cheikh Mohand, nous-sommes p a s s é s  I c i  I g o u l f a n ,
L .H . /  a r  é i x  mmhnd , n -  a Da D i g wl f a n  ,

[ â r  S i x  muhand, ntaDa D i g Wa l f a n ,
chez Cheikh Mohand , nous sommes p a s s é s  p a r  I g o u l f a n ,

4 2 0 -  n o u s-av o n s  vu même l à - b a s  R. u .  A . ,  i l - e n s e i g n a i t  l à - b a s .
L .H . /  n -  z r a  madi d i-N a  R. u .  A . ,  y - S ^ a r  d i-N a  .

[ nazya  madi d iNa R, u .  A . ,  y a S j a r  i i  ifa .
nous y avons même vu R. u A . ,  i l  e n s e i g n a i t  l à .

4 2 1 -  s u r  m ulet  que nous I c i  i l - e m m e n a i t ,  p a r c e  que i l  n ’ y a  pas
L .H . /  f  u s rd u n  i   ̂ D y -  T 'aw i , a x a t r  u l a s

[ f  u sa rd u n  i  i D y aT 'a w i  , a x a t s r  u l a s
i l  nous emmenait à  dos de m ulet p a r c e  q u ’ i l  n ’ y a v a i t  p a s

4 22-  chemin (d e )  v o i t u r e  v e r s  l à - b a i ;  m a in te n a n t ,  i l s - o n t  m is .
L .H 0 /  a b r id  ukRus ^ r  d in  ; t u r a  , Ra-n

[ a b r id  ukaRos -¿ar d in  ; t u r a  , Ran
de r o u t e  goudronnée pour y a l l e r ;  m a in te n a n t ,  e l l e  a  é té  
f a i t e .

4 2 3 -  e t  mère-(m a) avec  ta n te -m a ,  où ont é t u d i é - e l l e s  ?
S .  /  i  yMa d x a l t i  , anda flra - n t  ?

[ i  yaMa d x a l t i  , anda ^ ra n t  ?
E t  ma mère e t  ma t a n t e ,  où ont e l l e s  é t é  à  l ’ é c o l e  ?

4 2 4 -  m è r e - t a ,  e l l e - a  é t u d i é  dans  A zouza, dans Taqa, a l o r s  
L .H . /  yMa-k , t - ï  r a  dG &Zuzn , d i  taQ a, d j a

[ yaMa k ,  t 9Xï“a  d»G taZuzan , d i  taQ a ,  d^a
t a  mère a  é t u d i é  à  A zouza, à  T aqa , e t  c ’ e s t



- 73 -

425-  c ' e s t  c e - c i .  i l - d i s a i t  à  t o i ,  ne v e u x - je  p a s  
L .K .  /  d a y - a  . y -  Na yak , u r  b ^ i  -fl ara

[ d ay a  „ yaNa yak , u r  b $ i$  ara
t o u t  0 I I  d i s a i t ,  j e  ne t i e n s  p a s  à  ce q u ' e l l e s  s o i e n t

4 26-  n -R ée l  é t u d i e n t - e l l e s  beauco up , p a r c e  que s i  é t u d i e n t - e l l e s  
L .H . /  ad ur - n t  a t a s  , a x a t r  ma 'ftra - n t

[ ad j r a n t  a t a s  , a x a t a r  ma ^ ra n t
t r o p  i n s t r u i t e s ,  c a r  s in o n ,

427-  beaucoup , ne v o i e n t - e l l e s  un !
L.H» /  a t a s  , u r  T 'w a l i - n t  yiwn !

[ a t a s  , u r  T' w a l i n t  yiwan ! 
e l l e s  n 'a u r o n t  de c o n s i d é r a t i o n  pour p e rson n e  !

4 2 8 -  e t  W. , e n c o r e - l a  chez c u r é s  ?
S .  /  i  W. , m a z a l - iT '  s ip a p a s n  ?

[ i  W. , m azal iT ' s  ip a p a s a n  ?
e t  W., e l l e  e s t  en c o re  chez l e s  c u r é s  ? ( i l  s ' a g i t  d 'u n  
h o s p ic e  pou r  v i e i l l a r d s  tenu p a r  d e s  r e l i g i e u s e s ) .

4 2 9 -  i l - a  amené l a  I c i  A. j o u r s - c i .
I , H .  /  y-Bwi  T' iD A. u S a n - a .

[ yaPWi  T  iD A. uSan  a .
A, l ' a  amenée ces j o u r s - c i

4 3 0 -  i l - e s t  revenu  I c i  donc ? c r o y a i s - j e  dans  T u n i s i e  queét-aier -̂Vls 
S .  /  y -  u # a l  D a e n i  ? f l i l  -£  d i  tu n s  i  La_n

[ yu'ijal D a e n i  ? flilafl d i  tu n a s  i  L an
i l  e s t  donc revenu  ? j e  c r o y a i s  q u ' i l s  é t a i e n t  en T u n is ie

4 3 1 -  i l - e s t  revenu I c i ,  i l - a  d i t  à  t o i ,  i l  n ' e s t  p a s  comme 
L .H . /  y -  u # a l  D , y-Na k , u l a s  am

[ y u j a l  D , yaNa k , u l a s  am
i l  e s t  re v e n u ; i l  d i t  q u ' i l  n 'y  a p a s  comme l ' A l g é r i e .
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432-  A l g é r i e ,  i l - r e f u s e  n-R ée l  i l - r e s t e  l à - b a s ,  p o u r t a n t  
L .H . /  l z a y r  . y - u g i  ad y-Qim d in  , y rn a

[ l d zayaro  yuigi ad yaQira d i n  , y s r n a
I l  ne v e u t  p lu s  y r e s t e r .  P o u r t a n t ,  au d é b u t ,

4-33- d 'a b o r d  e l l e - a  p lu  à l e s  p a y s . . .  v o i - l e - l à  a u s s i  f i l s - s o n
L .H . /  n a q a l  t -  e g b  i t n  t m u r t . .  a  - t  - a n  u l a - d

[ n a q a l  t t a g b  i t a n  t m u r t . .  a  t  an u l a  d
l e  p a y s  l e u r  a v a i t  p lu  . . .  l e  f i l s  de S . R . ,  a u s s i ,

4 34-  f i l s - s o n  de S.R., i l - e s t  revenu  I c i  ! c ' e s t  p ou rq u o i
L .H . /  M i-s n S . R . ,  y-u'tfal D ! d im i

[ Mi s  n S.R., yu)jal  aD ! d im i
e s t  revenu  ! C ' e s t  d ' a i l l e u r s  p ou r  c e l a  q u » i l  n ' a  p a s

435-  i l - a  h é s i t é  s u r  m aiso n  - l à  - s a ,  i l - n e  v o u l a i t  p a s  
L .H . /  y-KuRs f  wXam -N i - i n s  , y - u g i  

[ yaKuRas F aXamaNi yn as  , y u g i  
l â c h é  s a  m aiso n ,  i l  r e f u s a i t  de l a  l o u e r ,

4 36-  n -R ée l  l e  i l - l o u e ,  i l - s u r v e i l l a i t  l e  comme n u i t  comme j o u r ,
L .H . /  a  t  y -  S k ru ,  y-T'Ê a S a  t  am y id  am waS ,

[ a  t  y a S a k r u ,  yaTe a S a  t  a  M i d  a  M aS , 
e t  l a  s u r v e i l l a i t  jo u r  e t  n u i t ;

4 37-  i l - c r a i g n a i t  n -R ée l  l e  p é n é t r e n t - i l s  A rab e s !  
L .H . /  y -  ugad a  t  kàm -  n w asrabn  !

[ yugad a  t  kasman waeraban !
i l  c r a i g n a i t  que l e s  "A r a b e s "  ne l ' o c c u p e n t !
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4 3 8 -  une f o i s  , e l l e - a  r a c o n t é  à  moi I c i  s u r  f ê t e  - l à  
F.M. /y iw t  t i k l t  , t  -  hka y i  D f  tmflra-Ni

[ yiw a T i k a l t ,  ta h k a  y i  D f  etm a^ra Ni
une f o i s ,  e l l e  m’ a  r a c o n t é  l ’ a f f a i r e  de l a  f ê t e  où

4 3 9 -  quand s e  s o n t  d i s p u t é e s - e l l e s ,  e l l e -  a  f r a p p é  W. avec  
F.M. /  mi Nu^ -  n t  , t  -  Wt W. s

[ mi Nu^ant , taWet W. s
e l l e s  s ’ é t a i e n t  d i s p u t é e s ;  e l l e  a v a i t  f r a p p é  W, avec

4 4 0 -  lo u c h e  . . .  l o u c h e - l à  i l - a  v o lé  au l o i n  l à - b a s . . .
F.M. / u ^ n g a . . .  a ^ n g a - N i  y - Z r z r  alcin mbeid . . .

[ u y ^ a n g a . . .  a ^ n g a  Ni y a Z a r z a r  a k in  mbsid . . .  
une l o u c h e . . .  l a  lo u c h e  a  v o lé  au l o i n . . .

4 4 1 -  a i  am en é- je  v i a n d e ,  g a t e a u x * ,  f a r i n e . . .  ju sq u e  c ’ e s t  d î n e r  
F.Mo /  Bwi  - #  aksum , a b ^ r i r  , awrn . . .  a r -m i d im n si

[ PWi  5 aksum , a b a f t r i r  , awran . . .  arm i d im s n s i
j e  l e u r  a v a i s  amené de l a  v i a n d e ,  d e s  g a t e a u x ,  de l a  
f a r i n e . . .  au d î n e r ,

* a b x r i r  = g a t e a u  t r a d i t i o n n e l  (sem oule  e t  o e u f s ) .

4 4 2 -  s o n t  r e s t é e s - e l l e s  se  s o n t  d i s p u t é e s -  e l l e s  ; e l l e s
F.M. /  Qim - n t  Nu^ -  n t

[ Qimsnt Nu^ant
e l l e s  s e  s o n t  m is e s  à  s e  d i s p u t e r

n u t n t i  
n u t t i  

en f a i t ,  e l l e s

443-  se  s o n t  e n t r e - c u i t e s - e l l e s :  p o u rqu o i  c ’ e s t  e l l e  que 
,F.M. /  mSBwa  -  n t  : a su tfr  d n T ' a t  i

[ mSaPWa n t  : a su f la r  d naT' a t  i
é t a i e n t  d é j à  t r è s  m ontées l ’ une c o n t r e  l ’ a u t r e :  pou rqu o i

444-  c ’ e s t  d é c i s i o n  
F.M. /  d Ray 

[ d sRay

p è r e - t o n  , i l - a  d i t  à  t o i ,  m oi, 
b a b a- k  , y Na k , n K,
baba  k , yaNa k ,  neK,

é t a i t - c e  e l l e  q u i  d é c i d a i t  ! Ton p è r e ,  l u i ,  d i s a i t :
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4 4 5 -  c ' e s t  c e l l e - c i  que I c i  a i  t r o u v é e - j e  dan s  m aiso n ,
3?.PU /  d t a - g i  i  D u f i  -y G wXam,

[ T ' a g i  iD u f i £  Gw ôXam,
e ' e s t  c e l l e - c i  q u i  é t a i t  dan s l a  m aison  ( f a m i l i a l e ) *

* 3-1 s ' a g i t  d 'u n e  d i s p u t e  e n t r e  s o e u r s  pour a v o i r  l a  h au te  main 
SUT l ' o r g a n i s a t i o n  d 'u n e  f ê t e  ( m a r i a g e ) .

446-  e l l e - a  o u v e r t  p o r t e  de m aison  - n o t r e ,  c ' e s t  c e l l e - c i  que 
F.M. /  t  -  L i  t a B u r t  n wXam -N% , d t a - g i

[ t s l i  t a P u r t  PwaXamaFaj( , T ' a g i
e l l e  o c c u p a i t  l a  m aison  de nos p a r e n t s ,  c ' e s t  e l l e  que

447-  n -R ée l  c o n s u l t e - j e . . .  e l l e s ,  dans  m a iT o n s - le u r s  
F.M. /  a r a  é iw r . . .  n i t n t i ,  G yXamn-Nsnt

[ a r a  s iw r  . . .  n i t a n t i ,  G aXamnaNsant
que j e  d o i s  c o n s u l t e r  e t  q u i  d o i t  ê t r e  l a  " m a î t r e s s e  de 
de l a  f ê t e " ;  mes a u t r e s  s o e u r s ,  e l l e s ,  s o n t  chez l e u r s  
m a r i s .

4 4 8 -  e l l e s - s ' e s t  l e v é e  W., e l l e - a  d i t  à e l l e :  Oh, i l - p l a i t  à t o i  
F.M. /  t  -  Kr W., t -  Na y a s  : a  , y-hwa yam

[ t a K a r  W., taN a y a s  : a  , yahwa yam
a l o r s ,  W. l u i  d i t :  oh, tu  a s  beau f a i r e ,

449-  i l  n ' e s t  que I c i  t u - g a g n e s ,  f l a t t e  ou r e s t e  ! c a r  c e u x - c i  
F.M. /  u l a  i  D ( t ) - r b h - d ,  hZz ny Qim ! i k  w i - g i

[ u l a  y D rabhad. , haZez najj Qim ! i k  w ig i
c e l a  ne t e  r a p p o r t e r a  r i e n ,  que tu  l e u r  f a s s e s  d e s  g r â c e s  

ou non! Eux vo n t  r e p a r t i r

4 50-  n -R é e l  r e p a r t e n t - i l s  v e r s  Fran ce  ! e l l e ,  e l l e - a  s a i s i  
F.M. /  ad u £a l  _n f r a n s a  ! n T ' a t ,  t - T f

[ ad u ^ a la n  j a r  f r a n s a  î n s T ' a t ,  t a T a f
en F ran ce  ! E l l e ,  s a i s i t  une lo u ch e

4 5 1 -  l o u c h e ,  e l l e - a  f r a p p é  l a ,  W. e l l e - a  p r i s  t ê t e - s a ,
F.M. /  a)fnèa, t  -  Wt iT', W. t - T f  a q R u y - i s ,

[ a j f a n é a ,  taWt iT', W. t a T s f  aqsE o y  i s ,
e t  l a  f r a p p a  , W. s ' e n f u i t  en s e  te n a n t  l a  t ê t e ,
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4 52-  e l l e -  s ' e s t  sau v é e  au l o i n  v e r s  m aison  (d e )  A r e z k i ,  
F.M. /  t  -  rwl n s  aXam u r z q i  ,

[ t r a w la n  s aXa.m u r a z q i  ,
e l l e  s e  r é f u g i a  dans l a  m aison  d 'A r e z k i ,

453-  moment-là ne i l - e s t  tombé p a s ,  e l l e - a  dormi l à - b a s  
F.M. /  i m i r  -  n u r  y - g l i  a r a ,  t  -  Ts d in

[ im ir a n  u r  y a j l  a r a ,  t a T a s  d in
à  c e t t e  époque l à ,  e l l e  n ' é t a i t  p a s  encore  d é m o l ie ,  e l l e  
y a  dormi

4 5 4 -  avec  s o e u r s - s e s ,  s e  s o n t  f a c h é e s - e l l e s  t o u t ,  ne 
F.M. /  d yStma - s  , Ôh - n t  aKW , u

v W[ d yaSatm a s  , Chant aK , u
avec  s e s  s o e u r s ,  e l l e s  é t a i e n t  t o u t e s  f â c h é e s  e t  n 'o n t

455-  ont m angé-el^ .es  p a s  d î n e r ,  on t d o r m i - e l l e s  a i n s i .
F.M„ /  C i - n t  a r a  im n s i ,  Ts -  n t  aKn

[ C in t  a r a  im a n s i ,  T sa n t  a K » n  •
p a s  v o u lu  d î n e r .  E l l e s  ont dormi s a n s  m anger.

4 5 6 -  i l - e s t  venu I c i  A l i ,  e l l e - a  a p p e lé  à  l u i  A l g i y a ,
F.M. /  y - u sa  D e l i ,  t  -Saw l a s  e l g i Y a ,

[ y u sa  D a t l i ,  ta S aw l  a s  s a lg iY a ,
A l i  e s t  a r r i v é ,  A lg iy a  l ' a  a p p e l é ,  e l l e  l u i  d i t :

4 57-  e l l e - d i t  à  l u i :  oh, a i  f r a p p é - j e  W.
F.M. /  t  -Na y a s  : a  Wt -fl W.

f taN a y a s  : â  Wta^ W. 
j ' a i  f r a p p é  W.

4 58-  p o u rq u o i  ?  -  ce  I c i  e l l e - a  d i t ,  ce  i c i  e l l e - a  d i t ,
F.M. /  a s u $ r  ? -  ay  D ( t ) - N a  , ay  D ( t ) -  Na ,

[ a s u ^ a r  ? -  ay  D aNa , ay  D aNa ,
p o u rq u o i  ? -  v o i c i  ce  q u ' e l l e  a  d i t . . .
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459- moi étais en colère-je, alors ai frappé-je la !
F.M. / n K  rfi - # , djja Wt T' !

[ nsK arfiy , d^a Wta& T' !
et moi, j'étais en colère, alors je l'ai frappée !

460- merci-àtoi , vous-avez remué à moi fête , en plus 
F.M. / eti-km saHa, t-rwi -mt iyi tam^ra , yrna

[ aetiksm saHa, terwimt iyi tamajra, yarna
je +a remercie, vous avez semé la pagaille dans la fête,

4 61- étaient-ils invités ! elle-est restée Act. elle-pleure, 
F.M. / la - n inbgawn ! t -Qim a t - T'ru ,

[ Lan inabgawan! taQim a taT'ru ,
et en plus, en présence des invités! elle s'est mise à 
pleurer:

462- elle-a fait cuire me, elle-a fait cuireme! c ’est pourquoi 
F.M. / t - SBW iyi, t - SBW iyi! d imi

[ taSaPW iyi, taSaPW iyi! d imi
elle m'a exaspérée, elle m'a exaspérée ! c'est pour ça

463- que la ai frappé-je !
F.M. /(i) T' Wt -ÿ !

[ T' aWtafl ! 
que je l'ai frappée !

464- quoi ainsi à toi Ici elle-raconte tante-ta, encore ?
L.H. / asu aKa g D (t)-hKu xalti-k , da^n ?

[ as âKa g D haKu xalti k , dâ Jan ?
Qu'est-ce qu'elle est encore en train de te raconter, ta 
tante ?

4 6 5 - nous-avons amené la Ici sur père-mon avec soeurs-ses,
S. / n - Bwi T  iD f baba d yStma-s ,

[ naBWi T'iD f baba d yaSatmas ,
nous parlions de mon père et de ses soeurs,



- 79 -

466- Ah, père-ton il-aimait très AlgiYa, il-aimait machin,
L.H. / a, baba-k i-hMl mlih elgiYa, i-hMl wiNat ,

[ a, baba k ihaMal mlih eslgiYa, ihsMal wiNat ,
Ah, ton père aimait beaucoup Algiya, et aussi l'autre,

467-  Mouloud, c e l u i - a u x - d e n t s  p ro ém in en tes  que à  l u i -  i l - d i s a i t ,
L.H. / lmulud, bu - wuglan i s y - Qar ,

[ lmulud, bu wuglan i s yaQar ,
Mouloud, il l'appelait "dents-proéminentes",

468- sortaient-ils Ici un peu dents de devant-ses...
L.Ho / P X “ n -° situh wuglan - is ...

[ Ffl a n D sitoh wuglan is ...
ses dents de devant sortaient un peu ...

469- il-disait à toi, emmenais-je à eux Ici nourriture de où
L.H. / y-Na k , T' awi -t azn D lqut sG wanda

[ yaNa k , T'awi^ azan D lqot saGw anda
il racontait qu'il leur ramenait à manger de là où il

470-  ainsi il-travaillait, enlevaient-ils à lui le... quand
L.H0 / aKn i- xDm , T" Ks - n as t ... mi

[ aK*n ixaDsm , TsKsan as t ... mi
travaillait, les autres le lui prenaient ... quand

471- à lui Ici il-a amené à Mouloud part-sa dans manger-là
L.H. / z D y - Bwi i lmulud amur - is di lqut —Ni

[ z D yaPWi i lmulud amur is di lqotsNi
il amenait à Mouloud la part de nourriture qu'on lui

4 7 2 - que à lui Ici donnaient-ils, volaient-elles à lui le ...
L.H. / i z D T' aK - n , T'akwr - nt as t ...

[ i z D aT'aKan , T'akwrsnt as t ...
donnait au travail, elles la lui volaient ...
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473-
L .H .

474- 
L .H .

475-  
S .

476-
L.H.

477-
L.H.

478-
L .H .

479-
L .H .

n-Réel le cache-je sous tuiles, n-Réel à lui le montre-je
/ a  t Fr - Daw Iqrmud, a s t Swed-fl
[ a  t Frag Daw alqarmud, a s t_ aSwaedaÿ
je le cachais sous les tuiles et je le lui indiquais dis
crètement;

craignais-je n-Réel à lui le otent-elles F. I. avec AlgiYa
/ T' agwad -)| a s t Ks - nt F.I. d «lgiYa
[ T' ag^adaï a s t aKsant F. I. d eslgiYa
je craignais que F.I. et Algiya le lui enlèvent.
F.I. ? quoi que 1a. Ici ayant amenée celle-là ?

/ F.I. ? asu i T' iD y-BWi-n' ti-Na ?
[ F.I. ? asu T' iD yaBWin tiNa ?
F.I. ? Que venait elle faire là, celle-là ?

Oh aussi M. là-bas que il-habitait ! il-a chassé les Ici 
/ a ula-d M. di-Na i y-Lazd ! i- j Rq itn iD
[ â ula d M. diNa i G azdajf ! i)$aRq itn iD
Mais, même M„ y habitait aussi ! Son père les avait tous

tous père-son; là-bas que habitaient-ils, il-était
/ aKw baba-s ; di-Na i zd - n , y-La
[ aKW baba s ; diNa i zad^an , yaLa
chassés ! ils s* y sont installés ; il y avait

gourbi sur côté de maison... M. il-avait épousé Tasadit 
/ uaàiw f yidis n wXam ... M. y-u^ tasatdit
[ wtaSiw F idis PW aXam „ .. M. tasiEdit
un gourbi à côté de la maison... M. avait épousé Tassadit, 
ne s'aimaient-elles pas elle avec Sabha, il-a chassé les 

/ur mhMal - nt ara nT' at d Sabha , i-ïRq. itn
[ ur mhsMalant ara naT' at d Sabha , i^Rq. itn
Sabha et elle ne s'aimaient pas , alors le vieux les
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480- Ici tout vieux...celle-là elle-pensait puisque c ’est elle 
L.H. / iD aKW wmflar ti-Na t — il imi d nT' at

[ iD aKw wara^ar... tiNa t jil imi d naT'at
a tous chassés ...L'une (Tassadit) pensait que puisque 
c'était elle l'aînée,

481- que c'est grande, n-Réel la elle-considère, celle-là 
LoH. / i d tamQwrant, a. T' t- kabr . ti-Na

[ i T'amaQ^rant, a T/ t kabar , tiNa
sa soeur devait la respecter, l'autre ( Sabha) disait

482- n-Réel à lui- elle-disait: c'est moi que c'est femme 
L.H. / a s t - Qar : d nK i d tamTut

[ a s taQar : d naK i T'amaTot
c'est moi qui suis la femme du vieux (le maître de maison)*

* les deux soeurs ont épousé, l'une (la plus jeune) le père, 
l'autre ( l'aînée), le fils .

483- de vieux !... alors il-était habituel dispute...
L.H. / n w m p r  !... dga y-zga imn ̂  i ...

[ Pwam^ar !... d]$a yazga ymanfli...
Aussi, il y avait des disputes permanentes...

484- il-a fait sortir les ... sont allés-ils moment-là vers 
L.H. / y-SuFfl itn ... ruh -n imir- n ^r

t yaSuFaj itan... rohan imiran $ar
il les a donc chassés et ils sont allés s'installer à

485- Tayanimt. se sont agglomérés-ils Ici tout vers là-bas
L.H. / t^animt. Ngrurm - n D aKw ¿r din

t t^animt. Nagrurman D aKw jjar din
Taghanimt. Ils ont donc tous débarqué là-bas:

486- F . ,  AlgiYa, Tassadit avec M.... 
L.H. / F . , e.lgiYa, tasa&dit d M. . . .  

t F .  , £alëiYa , tasaedit d M. ... 
F . ,  AlëiYa, Tassadit et M. ...
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487- mais Fe ne elle-a tardé pas là-bas !
F«M,. /amena F. u t -e T1 ara din !

[ amaena F„ u teaTsl ara din !
Hais F. n'y est pas restée très longtemps!

488- alors M. il-emmené femme-sa, il-a emmené soeurs-ses !
S. / ihi M. y-Bwi tamTut-is, y - Bwi yStma-s !

[ ihi M. yaBWi tamaTot is, yaBwi yaSatma s !
Alors finalement, M. est parti en emmenant sa femme e t  
ses soeurs !

489- oui, sont allées-elles... sept ans que ont passé-ils dans 
l.H. / ah, Da -nt ... sbe Snin i Ka - n d i

[ âh, Dant „ . . s a b c a S n i n  i Kan d i
Oui, elles sont venues avec lui; ils sont restés s e p t  an s

490- Taghanimt... jusque les ont supplié-ils t o u t  g e n s ,  de p l u s ,
L.Ho / tyanimt ... ar-mi tn hL - n aKW mDn , y rn a  ,

wL tganimt ... armi tan haLen aK maDan, y a rn a  ,
à Taghanimt... Il a fallu qu'on les supplie et que to n  p è re

491- il-a dit à eux père-ton:beaucoup que vous-êtesrestés ici, 
L.H. / y-Na yasn baba-k : atas i t -Qim- m dagi ,

[ ysNa yasan babak : atas i taQimam d a g i  ,
leur dise: cela fait longtemps que vous êtes ici,

492- partez ! sont retournés-ils Ici moment-là à Azouza ...
L.H./ ruh-at! n̂ a.1 - n D imir - n s  ieZ u zn  . . .

[ro h at  ! uxalan D im ira n  s i e a Z u z a n . . .
allez vous-en ! ils sont alors retournés à A z o u z a . . .

493- il-disait à toi: surveillaient-ils quoi à lui ai-donné-je, 
L.H0/ y-Na k : T"saSa -n asu s fki ,

[ yaNa k : T'a aSan asu s fki| ,
il d i s a i t  ' ils surveillaient si je ne lui donnais rien,
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494- volaient-elles à lui le...ce-là laissais-je, n-Réel le Ici 
L . H. /  T' akwr -nt as t  . . .  ay-n SaG ray- X , a t iD

[ T  akwr a n t  a s  t  . . .  ayan  SaGwrayaU , a  t  iD
pou r l e  l u i  v o l e r . . .  Tout ce  que j e  ne m an gea is  p a s ,  j e  l e

495-  emmène-je à  m aiso n ,  g a l e t t e  de b l é ,  immense - l e s  
L .H . /  awi -Î s  aXam , a^rum n y i r d n ,  a N s t i l a - t n t

[ awiy s  aXam , a^rom G ird an  , a N a s t i l a t a n t
ramenais à la maison, des galettes de "blé; elles étaient

énormes

496-  p a r t  - l à  , ne l e s  f i n i s s a i s - j e  p a s . . .
L .H . /tirwftin-Ni, u tnt T 'faka -)( ara..;

t t i r w a e t i n s N i ,  u t s n t  T ' f a k a ^  a r a . . .
l e s  p a r t s  q u ’ on nous d o n n a i t ,  j e  n ’ a r r i v a i s  p a s  à  l e s  
f i n i r . . .

497- t ô t  que e l l e - e s t  m orte m è re - sa  , e l l e - a  l a i s s é  l e s  I c i  
L .H . /  z i k  i  t  -  Mut yMa - s  , t  -  Ga tn  iD

f z i k  i  taMut yaHas , t  a Ga tn  iD
s a  mère e s t  m orte  t r è s  t ô t ;  i l s  é t a i e n t  encore  t r è s

498-  s o n t  j e u n e s - i l s . . .  quand que à  e l l e  i l - d i t  à  A lg iY a :
L .H . /  mZiy - i t  . . .  mi i  s  y -  Na i  s l è i Y a :

t maZiy i t  . . .  mi s  yaNa i  e a lg iY a :
je u n e s  . . .  Quand i l  dem andait  à  A lg iY a  :

499- oh, A lg iY a  , q u o i  n -R ée l  I c i  t u - f a i s  c u i r e  ? -  
L .H . / a  e l è i Y a  , a su  a r a  D ( t ) -  SBw-d  ?

t a  f a lê iY a  , a s  a r a  D sSaP wa d  ?
eh A lg iY a ,  que v a s - t u  f a i r e  c u i r e  ?

5 00-  c ’ e s t  t a b e r k u k e s t  (= p lo m b s ) ,  oh a în é-(m o n )  ! ne e l l e - s a v a i t  
L .H . /  d t a b r k u k s t  , a  DaDa ! u  t - S i n

[ T 'a b a r k u k a s t  a  DaDa ! u t  S in
de l a  t a b e r k o u k e s t ,  grand f r è r e !  E l l e  ne s a v a i t  r i e n  f a i r e
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501 «r p a s  c e - l à  -  a u t r e
L .H . /  a r a  a y -n  -  Nidn

[ a r a  a y sn  Nidan 
d ’ a u t r e

su r —l u i  que e l l e - e s t  r a j o u t é e ,  
f L - a s  i  t  -  rn a  
f a L  a s  i  t a r n a  

e l l e  e s t  née j u s t e  a p r è s  l u i  ,

502*! l u i ,  e n c o r e - le  i l - e s t  p e t i t ,  encore  m è r e - s a  quand 
L .H , /  nT' a ,  m a z a l - t  métuh , m aza l  yMe.-s rai

[ n s T 'a  m a z a l t  m estoh  , m azal yaMa s  mi
L u i ,  é t a i t  encore  je u n e ,  s a  mère v i v a i t  encore  quand

503-  i l - a  commencé t r a v a i l  dans  p l a i n e . . .  n -R é e l  i l - e s t  
L .H . /  y - M a  l x wdma G u z a j a r . . .  ad y - i l i  

[ yabda  l x wadma Gwa z a $ a r  . . .  ad y i l i
i l  a  commencé à  t r a v a i l l e r  dans l a  p l a i n e . . .  I l  d e v a i t

504-  douze ou t r e i z e  a n s . . .  i l - p o r t a i t  p a i l l e  s u r  dos  - s o n ,  
L .H ,  /  tn aë  nj t l t a é  n S n a . . y-T awi a l im  f  w e r u r - i s  ,

[ t n a s  nafl tal'-Çaë n a S n a . . .  y a T 'a w i  a l im  F a e r u r - i s
a v o i r  douze ou t r e i z e  a n s . . .  I l  p o r t a i t  d e s  b o t t e s  de 
p a i l l e  s u r  son  d o s ,

505- i l r r d i s a i t  à  t o i :  on t  b r i s é - e l l e s  m e . . .  n -R ée l  p a r s - j e  
L .H . /  y ~ Na k : r z a  -  n t  i y i . . .  ad ruh-'tf

[ yaNa ^ : s r z a n t  i y i . . .  ad rohafl
i l  d i s a i t :  e l l e s  me b r i s e n t ,  c e s  b o t t e s . . .  j e  p a r t a i s

506-  s u r  p i e d ,  n -R ée l  à  moi e l l e - d i t ;  l è v e  t o i ,  oh ch an ce ,  
L .H .  /  a f  d a r ,  a  y i  t  - i n i  : Kr a  Rbh ,

[ â f  d a r ,  a  y i  t i n i  : s K a r  a  Rbah „
à  p i e d ,  e l l e  me d i s a i t :  l è v e  t o i ,  Ma Chance,

507-  v o i - l e - l à  é t o i l e  du m at in  i l - e s t  l e v é . . . " ,  i l - r a  s a i s i  
L .H . /  a  - t  - a n  y i t r i  n lrnÿur y-K r  D . . " ,  y-T f

[ a  t a n  y i t r i  Lamflor yaKr aD y a ? 3 f
l ' é t o i l e  d u m a t in  e s "fc l e v é e .  i l  a  r e t e n u  beaucoup
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508- tout parole-sa... quand elle-est morte mère-sa,
L.H. / aKW awal-is ... mi t - Mut yMa-s ,

[ aKw awal is ... mi tsMut ysMa s ,
de ses expressions... Quand sa mère est morte,

509- sont venues-elles Ici "divorcées-ci, ont édifié-elles 
L.H. / usa - nt D tmBwurab-agi, SbD -nt

[ usant 0D tamPwurak agi, SbaDsnt
ses soeurs divorcées sont donc revenues et elles ont or

ganisé une maison de divorcées,

510- maison de "divorcées"... Tassadit sur enfants que la Ici 
L.H. / aXam n tmBwurab ... tasatdit f Drya i T' iD

t aXam TamPwurab ... tasatdit f aDarya i T' iD 
Tassadit, c'est pareequ 'elle n'avait pas d'enfants

511- ont rendu-ils la... c'est maison de Ik. que la ayant épousée 
L.Ho / Ra - n ... d aXam Ik. i T' y-uy-n

[ aRan ... d aXam Ik. i T' yu^an
qu'on l'a renvoyée... C'est la famille Ik. qui l'avait

512- d'abord... finalement voi-le-là elle-a eu chez M...
L.Ho / naqal .... taGara, a - t -an t- s a ar M...

[ naqal ... taGara, a t an tasea âr M....
épousé... Finalement, elle en a eu avec M» ...

513- ne elle-est écrite pas vers premier... quant à Sabha,
L.H. / u t- ktib ara s amzwaru... ma-d Sabha ,

tu "tsktib ara s amazwaru... ma d Sabha ,
cela n'était pas écrit*,avec son premier mari...Quant à

* Dieu n'a pas voulu...
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514- elle-était mariée à Alt Khalfoun, ou à Tamaghoucht,
L.H. / t -zwg s at xlfun , ar tma^ust ,

[ tazwag s at xalfun naj âr tma'flost ,
Sabha, elle était mariée à AîfcKhalfoun ou à Tamaghoucht,

515- ne me soiiviens-je pas, ne elle-est restée pas ...c'est 
L.H. / u sfi -tf ara, u t -Qim ara...

[u sfij ara, u taQim ara...
je ne me souviens plus, elle n'y est pas restée longtemps,

516- c'est elles que faisant maison, jusque les Ici il-a pris 
L.H. / d nitnti i yi-xDm-n aXam , ar-mi tnt iD y- u$

[ d nitanti G xaDman aXam , armi tant iD yu$ 
c ’est elles qui tenaient la maison, jusqu'au jour où

517- Muhnd AmZyan... quand Ici il-a épousé Sabha, encore 
L.H. / muhnd amZyan... mi D y- u# Sabha, mazal

[ muhend amaZyan...mi D yu ÿ âabha, mazal
Muhnd AmZyan les a epousees* .. Quand il a épousé Sa bha,

* l ’une des soeurs pour lui-même, l'autre pour son fils.

518- Tasadit dans maison-sa... sinon, c'est celle-là qme 
L.H. / tasaedit G wXam-is ... waMag d ti-Na i

[tasadit Gw sXam is... waMag T'iNa i
Tasaadit était encore chez son premier mari, car sinon, 
c'était elle la plus âgée,

519- étant grande, c'est celle-là n-Réel Ici il-épouse...
L.H. / y-mQwr-n , d ti-Na ara D y-aft „..

[ G msQwrsn , T' iNa ara D yay
et c'est elle qu'il aurait épousée...

520- quand Ici elle-est revenue Tasaedit, il-a dit à lui:
L.H. / mi D (t)- u^al tsa£dit , y-Na yas ï

[ mi D ugal tsaedit , yaNa yas :
Et quand Tasaedit est revenue (répudiée), il a pensé:
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521-  n -R ée l  r é u n i s - j e  au moins s o e u r s  , ne s e  d i s p u t e n t - e l l e s  
L .H . /  ad S m l i l  -tf mQar t i y S t m a t i n ,  u T na$ -  n t

[ ad. S s m l i l s y  msQar t i y S a t m a t i n ,  u T'nagant 
j e  v a i s  r é u n i r  l e s  deux s o e u r s ,  au m oin s ,  e l l e s  ne s e  d i s 
p u t e r o n t  p a s ,

5 22-  p a s . . .  s in o n  e l l e - d é p a s s e  l e  a s s e z , . .
L .H . / a r a . . .  waMag t  -  u g a r  i t  Dqs . . .

[ a r a . . .  waMag t u g a r  i t  D a q s . . .
. . . e n  f a i t ,  e l l e  é t a i t  n et tem en t p l u s  âgé e  que l u i . . .

5 23-  i l - e s t  advenu m om ent-là , A c t .  à  t o i  - d i s a i s - j e ,  i l - a  vu 
L . H . / .  y -  u $ a l  im tr  - N i ,  a  k Qar -'ft , i - w a l a

[ y u # a l  im ire N i  , a  k Qara# , iw a la
a l o r s ,  j e  t e  d i s a i s ,  l e s  v o y an t  a i n s i ,  to n  p è re

524-  a i n s i ,  i l - a  d i t  à  e u x , :p r e n e z  a f f a i r e s - v o s ,
L .H . /  aKNi, y -  Na y a sn  : Dm-mt l q à  -  Nkwn t ,

[ aK aN i, yaNa y a s  an : eDmsmt lqaSaN k wa n t ,
l e u r  d i t :  a l l e z ,  p ren e z  v o s  a f f a i r e s  ! E l l e s  s o n t  a l o r s

525- s o n t  r e v e n u e s - e l l e s  à  A z o u z a . . .  p u i sq u e  i l -  c r a i g n a i t  
L .H . /  u ^ a l  n t  s  i<sZuzn .. .  im i y -u gad

[ u ^ a l s n t  s  i s a  Zuzan, im i yugad
r e t o u r n é e s  à  Azouza» Comme i l  c r a i g n a i t  q u ’ i l s  r e v ie n n e n t

5 26-  n -R é e l  I c i  r e v i e n n e n t - i l s ,  a l o r s ,  i l - e s t  p a s s é  i l - a  d é t r u i t  
L .H . / a  D u ^ a l  -n  , dtfa i - e D a  y - S f l l i

[ a  D u ^ a l s n  , d ^a  ieaD a  yaSsflli
i l  a  dém o li  l e  g o u r b i  dans  l e q u e l  i l s  é t a i e n t ,

527-  g o u r b i - l à  dan s  é t a i e n t - i l s . . .
L .H . /  æ S i w - N i  dg L a  -  n . . .

[ a e S i w - N i  dg aLan . . .



528-  r e s t a i s - j e  c h e z - l u i  m om ent-là , l à - b a s  que o n t  b â t i - i l s  
LoH. /  T 'a im a  -jf t fu r-s  im ir - n  , d i-N a  i  bna -  n

[ T'y ima ÿ ftoras im ira n  , d iN a i  bnan
j e  r e s t a i s  so u v en t  avec  l u i  à  c e t t e  époque l à ;  i l s  on t 
c o n s t r u i t

529-  m aison  de t e r r e  . . .  i l - a  vendu p e u - l à  de m aison  
L .H . /  aXam n a T a b y a . . .  y-Znz ë i t o h - N i  n tXamt

[ aXam n a T a b y a . . .  yaZanz è i to h a N i  TaXamt 
une m aiso n  de p i s é . . .  i l  a  vendu l a  p e t i t e  m aison

530-  p o s s é d a i e n t - i l s  d an s  T i b i q e s t ,  i l - e s t  d e scen d u  I c i  
L .H . /  s e a  -  n d i  t b i q s t  , i - s u B  D

[ s e a n  d i  t b i q a s t  , i s o B  aD
q u ' i l s  a v a i e n t  à  T i b i q e s t  , e t  i l  s *  e s t  i n s t a l l é

*  topqnyme.
531- c ' e s t  en b a s ,  i l -  a  c o n s t r u i t  g o u r b i ,  e l l e - e s t  e n d u it e  t o u t  
L .H . /  d akwS a r ,  y -  bna tg. S iw t , t -  sl-^ aKW

[ d akWa S a r ,  yabna t a e S i w t  , t a s l a ^  aKw
en b a s ,  i l  a  c o n s t r u i t  un p e t i t  g o u r b i ,  i l  é t a i t  e n t i è 
rement e n d u i t ,

532- d a n s - l e  que h a b i t a i e n t - i l s . . .
L .H . /  dg - s  i  zd$ -  n . . .

[ dg a s  i  zsdft an . . .
i l s  y h a b i t a i e n t . . .

533-  avec  q u o i e n d u i s e n t - i l s  ?
S *  /  s -w a y - s  sL $  -  n ?

[ sw ayas saL ^ an  ?
avec  qu o i e n d u i t - o n  ?

534-  avec  t e r r e  r o u g e . . .  s o n t - i l s  ceux à  l u i  m e t t e n t - i l s  c e n d r e s  
L .H . /  s  w akal uzw ij( . . .  La  -n  agad  s  y -T 'a R a  -n  i^i^fdn

[ s  wakal u z w i^ . . .  Lan agad  s  yÆ'aRan i ^ i ^ d e n
avec  de l a  t e r r e  ro u ge  (une a r g i l e  r o u g e ) ,  c e r t a i n s  y  met
t e n t  d e s  c e n d r e s ,
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535-  m ais  l a  p l u p a r t  avec  t e r r e  r o u g e . . .  a j o u t e n t - i l s  p a i l l e  
L .H . /  amena t&Qa s  wakal uswix . . . r N u  -  n a s  a l ira

[ amaena taQa s  wakal uzwi^ . . . r a N u n  a s  a l im
m ais  l a  p l u p a r t  l e  f o n t  avec de l a  t e r r e  r o u g e .  On y r a 
jo u t e  de l a  p a i l l e

536- a f i n  ne se  d é c h i r e - i l  p a s ,  n -R ée l  l e  t u - p é t r i s  avec  p i e d s  
L .H . /  aKn u y -T' s R ig  a r a ,  a  t  t  - s r k - d  s  idaRn

[ aKan u y T ' s a R i g  a r a ,  a  T£©rked s  idaR an
p ou r  q u ' e l i e n e  se  d é c h ir e  p a s ,  on l a  p é t r i t  avec  l e s  
p i e d s ,

537- n -R ée l  l e  t u - c o n s t r u i s  c ' e s t  c e - l à  que à  t o i  p l a i s a n t ,  
L .H . /  a  t  ( t ) - b n u - d .  d ay-n  i  k y-hwa-n ,

[ a  Tsbnud d ayen i  k yehwan ,
e t  on l u i  donne l a  forme que l ' o n  v e u t ,  tu  n ' a s  q u 'à

538- -  ne t u - a s  vu i k u f a n  ! -  n -R ée l  à  l u i  m e t t e n t - i l s  p a i l l e  
L .H . / -  u t - w a la - d  a r a  i k u f a n ! -  a  s  R -  n a l im

[ -  u tw a lad  a r a  i k u f a n ! -  a  s  aRan a l im
v o i r  l e s  i k u f a n  ! -  on y r a j o u t e  de l a  p a i l l e ,

539- c e l u i - l à  (de )  f i n ,  n -R ée l  l e  t u - e n d u i s  moment-là 
L .H . /  wi-Na urQ aq, a  t  t - s l j - d  d im ir - n

[ wiNa wraQaq, a  T s a l d a d  im ir  an
de l a  f i n e ,  e t  on l ' e n d u i t  a l o r s ,

540-  de d eh o rs  d e d a n s ,  a j o u t e n t - e l l e  t u m l i l t  ou c e n d re s  
L .H . /  s i  bRa d a x l  , rNu -  n t  t u m l i l t  n)¡ i ^ i g d n

[ s i  bRa d a x a l  , reNunt t u m l i l t  ny i^ i ^ d a n
à  l ' i n t é r i e u r  comme à  l ' e x t é r i e u r ;  c e r t a i n e s  y r a j o u t e n t  

de l a  t u m l i l t  ( t e r r e  b la n c h e )  ou d e s  c e n d r e s ,

541- d e s s u s  a f i n  n -R ée l  i l - b l a n c h i t . . .  quan t à  m urs,
L .H . /  s u f L a  aKn ad y - i m lu l  » . . m a  d lhyud ,

[ s  u f  aLa aKan ad y im lu l  . . .  ma d lahyud  ,
d e s s u s  pou r  l e  b l a n c h i r . . .  quant aux m urs, c ' é t a i t
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542- c ’était poteaux ... ”aflwrab” que à lui disent-ils , mur-ci 
L.H,/d abudid ... atfw rab i s Qar - n , lhid-agi

[ d abudid 0.. a^wrab i s Qaran , Ihid agi
des poteaux de bois,... ça s ’appelle "a^rab", ce mur de 
bois, ~ ü----

543- quant à toit c'est chaumes... c'est paille-là de blé ou 
L.H. / ma-d Sqf d adLs ... d imjjLl n yirdn n$

[ ma daSqsf d adaLas ... d ima^Lal G irdan na# 
quant au toit, il était en chaume... de la paille de blé

544- de orge , n-Réel le tu-fais c'est gerbes, n-Réel le Ici 
L.H. /n tmzin , a t t-g -d d tadliwin , a t iD

[ Tamzin , a T gsd T'adliwin , a t iD
ou d'orge ; on en fait des gerbes et on l ’amène pour

545- tu-amènes n-Réel tu-couvres avec-le... eaux ne Ici 
L.H, / t-awi-d ad t- sqf -d yis-s . „. aman u D

[ awid a T'saqfad yiS ... aman u D
en faire le toit... l ’eau ne pénétre pas parcequ’elle

entrent-ils pas parceque vont-ils avec pailles -là...
/ kCm - n ara axatr T'Du-n d tÿunam -Ni ...
[ kaôman ara axatar T'aDun T'^unamaNi ...
s ’écoule le long des pailles...

547- voi-le-là il n ’y a pas., ont laissé-ils cultures-là..,
L.H. / a -t -an ulas tura... Ga -n tifLahin-NI..;

[ atan ulas tura... Gan tifsLahinaNi,.
, tout ceci disparaît... les gens ont abando- 

né les cultures...

548-  ont laissé-ils... Par Dieu mieux valait autrefois 1 . ,
L.H, / Ga - n ... ahQ rBi axir zik-Ni !...

[ Gan ... ahaQ raBi axir zikaNi !...
ils ont abandonné... Mon Dieu, c ’était bien mieux avant!,,.

546-
L.H.
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549-  p o u r t a n t  m ain te n an t  que i l - e s t  c h o s e ,  que s o n t - i l s  e au x ,  
l . H .  /  i k  t u r a  ay  y - l a  à i  , ay  l a  -n  waman,

[ i k  t u r a  a  G a la  S i  , ay  l a n  waman ,
e t  p o u r t a n t ,  c ' e s t  m ain ten an t  que l ' o n  t ro u v e  t o u t ,  que 
l ' o n  a  l ' e a u  c o u r a n te ,

550- que i l - e s t  g a z ,  p o u r t a n t  mieux v a l a i t  a u t r e f o i s . . .  
l . H .  /  ay  y - l a  l g a z ,  lam ena a x i r  z ik - N i  . . .

[ a  G a la  l g a z ,  lamaaia a x i r  z ik a N i  . . .
q u ' i l  y a  du g a z ,  m ais  j e  n 'e n  a f f i r m e  p a s  moins
que c ' é t a i t  mieux a u t r e f o i s .

551-  moment-là que e l l e - é t a i t  t e n d r e s s e . . .  n -R é e l  i l - e s t  c e l u i  
l . H .  /  im i r - n  i  t  -  l a  lhaN a . . .  ad y - i l i  win

[ im ir a n  i  t a l a  lhaN a . . .  ad y i l i  win
de ce  tem ps, i l  y  a v a i t  p l u s  de s o l l i c i t u d e .  , si tu  a v a i s -

552-  que à t o i  é t a n t  p a r e n t ,  n -R ée l  l e  I c i  t u - t i r e s ,  m a in te n a n t ,  
l . H .  /  i  k y-T ' i l i - n  , a  t  iD ( t ) - é b d - d ,  t u r a  ,

[ i k  y a T ' i l i n  , a  t  i  D èabdeçL, t u r a  ,

un p a r e n t ,  -tu n ' h é s i t a i s  p a s  à  l u i  demander de l ' a i d e  , 
m a in te n a n t ,

5 53-  comme-si ne t e  i l - c o n  Lait p a s . . .  Oh m ain te n an t  c h e r c h e n t - i l e  
l . H .  /  am-zun u k y -  S in  a r a . . .  a  t u r a  T 'n a d i - n

[ amzun u k y s S i n  a r a . . .  a  t u r a  T 'n a d in
c ' e s t  comme s  ' i l  ne t e  c o n n a i s s a i t  p a s . . .  l e s  gen s  ne

554-  seu lem en t a r g e n t s  ! . . .  
l . H .  /  kan  i d r i mn ! . . .

[ kan id r im a n  ! . . .
c o u r e n t  p l u s  q u ' a p r è s  l ' a r g e n t  ! . . .
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555- autrefois, n-Réel tu-entres chez celui que à toi étant
parent

L.IÏ. / zik , ad t - ksm-d ^r win i k y-T' ili-n 
[ zik , a T' kaëmad 2®? win i k yaT'ilin
autrefois, si tu entrais chez un parent,

557- n-Réel il-se réjouit avec-te... n-Réel à toi il-fait manger 
L.H. / ad y-frh yiS-k ... a k y - SC

t ad yafreh yiSsk ... a k yaSaC
il se réjouissait de te voir, il te faisait manger

558- viande, n-Réel Ici cassent-elles "abtfrir", oeufs...
L.H. /aksum , a D rz - nt ahurir , timlalin,

[ aksum, a D arzant abaftrir , timLalin,
de la viande, 3?les cassaient des oeufs pour faire "ahurir", 
on te donnait à manger des oeufs...

559“ maintenant, tasse de café ne à toi le Ici donnent—ils pas!
L.H. / tura , afngal n lqahwa u k t iD T'aK -n ara !

[ tura , afangal Lqahwa u k t iD T'aKan ara !
maintenant, on ne t ’offre pas même une tasse de café !

560- autrefois d ’ici et d ’ici n-Réel te Ici invitent-ils,
L.H. / zik Sya u Sya a le iD erd- n ,

[ zik Sya w Sya a k iD tard, an ,
autrefois, on t ’invitait de toutes parts,

561- maintenant n-Réel te laissent-ils à faim !
L.H. / tura a k G -n i laz !

[ tura a k G an i laz !
maintenant, on te laissera crever de faim dans ton coin !

562- même M. il-a changé, quand Ici il-a trouvé quelqu’un 
L.H. /ula-d M. i-bDl , mi D y -ufa albatd

[ ula d M. ibaDal , mi D yufâ lbaed
même M. a changé, lorsqu ’il trouve quelqu’ un
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6 3 -  d an s  m a i s o n - s a ,  n -R ée l  i l - s e  noue f r o n t - s o n
L .H . /  G v/Xam - i s  , ad y -  k r s  v /n y i r - i s

[ GWaXam - i s  , ad y a k r a s  w anyir  i s
chez l u i ,  i l  f a i t  l a  t ê t e  !

5 64-  a u t r e f o i s v opand n -R ée l  e l l e - e s t  e n te rre m e n t ,  n -R ée l  
L.H./ z i k  , mi a r a  t  - i l i  tm d lt  ,

[ z i k  , m a r a  t i l i  t a m d e lt  ,
a u t r e f o i s ,  quand i l  y a v a i t  un e n te rre m en t ,

565- n -R ée l  tu-emmènes c e l l e s  n -R ée l  a l l a n t  a v e c - t e ,  v o i s i n e s ,  
L.H. /  ad t -  aw i-d  t i d a k  a r a  y-Du-n y i d - k  , t i g i r a t i n ,

[ a  T'a w id  t i d a k  a r a  yaDun y id a k  , t i g i r a t i n ,
tu  emmenais avec  t o i  q u e lq u e s  compagnes, d e s  v o i s i n e s  ou

566- c e l l e  que à  t o i  é t a n t  p a r e n t e s ,  n -R ée l  a i l  v o n t - e l l e s  
L.H. /  t i d  i  k y - T ' i l i - n  , ad Du - n t

[ t i d  i  k yd T ' i l i n  , ad D u (n ) t
b i e n  d e s  p a r e n t e s ,  e l l e s  t ' a c c o m p a g n a ie n t

567- v e r s  m aison  de ceux  que à  t o i  é t a n t  p a r e n t s ,  n -R ée l  m angent-
v e l l e s

L.H. /  s  aXam n wid i  k y - T ' i l i - n  , ad G-nt 
[ s  aXam Pwi d  i  k y a T ' i l i n  , ad Cant 

chez d e s  p a r e n t s  e t , e l l e s  e l l e s  p r e n a i e n t  l e u r

568-  d é je u n e r  c h e z - e u x . . . c e l l e s  que à  t o i  é t a n t  p a r e n t e s  
L.H. /  im k l i  yu r-sn  . . . t i d a k  i  k y - T ' i l i - n  

[ im a k l i  ^ o rsa n  . . .  t i d a k  i  k y a T ' i l i n
d é je u n e r  chez  aux . . .  t e s  p a r e n t e s ,  e l l e s ,

569-  ont p r é p a r é - e l l e s  I c i  q u o i n -R é e l  m a n g e n t - e l l e s  c e l l e s
L .H . /  hGa -  n t  D a su  a r a  C -  n t  t i d

[ haGant aD a s  a r a  Cant t i d
p r é p a r a i e n t  à  l ' a v a n c e  de qu o i donner à  manger à  t o u t e s  
c e l l e s
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570- n -R ée l  I c i  ven an t  v e r s  e n t e r r e m e n t . . .  m a in te n a n t ,  quand 
I .H .  /  a r a  D y - a s - n  ¡p? tm d lt  . . .  t u r a  , mi

[ a r a  D y a sa n  j s r  t s m d e l t  . . .  t u r a  , mi
qu i  a l l a i e n t  v e n i r  à  l ' e n t e r r e m e n t  . . .  m a in te n a n t ,  quand

571- t u - v a s  à  e n te rre m e n t ,  n -R ée l  t u - p a r s  v e n t r e - t o n  
L .H . /  t - r u h - d  ¡fr tm d lt  , ad t - r u ^ - d  t a e B u t - i k

[ t r o h sd  p r  t a m d a lt  , a  T7 rohad t a e B o t  i k
tu  v a s  à  un e n te rre m e n t ,  tu  p a r s  l e  v e n t r e  v i d e  e t

572- e l l e - e s t  v i d e ,  n -R ée l  I c i  t u - r e v i e n s  a i n s i  ! ju sq u e  
L .H . /  t -  xwa , a  D ( t ) - u ^ a l - d  aKn ! alaMa

[ taxwa , a D u ^ a la d  aKan ! alaMa
tu  r e v i e n s  s a n s  a v o i r  r i e n  manger ! Ce n ' e s t  q u 1a r r i v é

573- c ' e s t  m a i so n - ta  n -R ée l  tu-m anges d é je u n e r .  E l l e  a  ju r é  m?r«- 
L .H , /  d aXam - i k  a r a  t -  Ô-d im k l i  , t-GuL yMa-k

V
[ d aXam i k  a r a  taC ad im a k l i  , taGuL yaMak 

chez t o i  que tu  peux e n f i n  d é je u n e r  ! Ta mère a ju r é

574-  ne e l l e - r e t o u r n e  v e r s  e n te rrem en t de c e l u i  ne à  nous 
L .H , /  u r  t -  u j a l  % r  tm d lt  n win u r  a>(

[ u r  t u j a l  flar ta m d a lt  Pwi n  u r  a^
q u ' e l l e  n ' i r a i t  p lu s  ja m a is  à  un e n te rrem en t s ’ i l  ne

575-  é t a n t  p a r e n t . . . O h  m ain ten an t  v o n t - e l l e s  t ô t  t ô t  a f i n  
L .H , /  n - T ' i l i  . . .  a  t u r a  T 'r u h u - n t  z i k  z i k  aKNi

[ naT' i l i  . . .  â  t u r a  T 'r o h o n t  z i k  z i k  aKaNi
s ' a g i t  p a s  d 'u n  proche  p a r e n t . . .  M ain ten an t ,  e l l e s  y 
von t l e  p lu s  t ô t  p o s s i b l e  a f i n  de ne p a s

576-  ne v o i e n t - e l l e s  p a s  c e l u i - l à  que à  e l l e s  é t a n t  p a r e n t *  
L .H . / u r  zR - n t  a r a  wi-Na i  s n t  y -T ' i l i - n  ,

[ u r  zeRant a r a  wiNa s a n t  yaT' i l i n  ,
r e n c o n t r e r  l e u r s  p a r e n t s



- 95 -

5 77-
l.H.

578-
L.H.

579-
LoHo

580-

L.H .,

c e l u i - l à  que I c i  v en an t  de p a y s  é t r a n g e r . . .  ne I c i  i l - t r o u  
/  wi-Na i  D y - T 'a s - n  s i  tm urt t a b R a n i t . .  u D y - T ' a f ve 
[ wiNa D y a T 'a s a n  s i  tm urt t a b a R a n i t ,  u D y s T ' a f

venus de v i l l a g e s  é l o i g n é s . . .  c e u x - l à  ne r e n c o n t r e n t  a l o r s

p a s  c e l u i  que à  l u i  é t a n t  p a r e n t  l à - b a s ,  n -R ée l  i l - r e p a r s  
/  a r a  win i  s  y-T ' i l i - n  d i- N a ,  ad y - u g a l  
[ a r a  win i  s  yaT' i l i n  d iNa , ad y u ^ a l

aucun de l e u r s  p a r e n t s  à  l ’ e n te rre m e n t ,  e t  i l s  s * e n  r e 
to u r n e n t

a i n s i  v e r s  m aison  - s a  à  f a i m . . .  ne I c i  i l - r e s t e  r i e n  
/  aKNi s  aXam - i s  i  l a z . . .  u  D y-Gwr a  wasmü:
[ aKaNi s  aXam i s  i  l a z . . .  u  D yaGwr a  wasmsk 

l e  v e n t r e  v i d e  chez e u x . . .  I l  ne r e s t e  p l u s  r i e n  
d ’ honnête

dans monde - c i  
( d i  D u n it  - a g i  
[ d i  D u nit  a g i  

s u r  c e t t e  t e r r e  !
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581-  dans p a y s  que t u - é t a i s  donc quand i l - e s t  m o rt ,  non c h e z-n o u s?  
S ,  /  d i  tm urt i  t  - L i - d  i h i  mi y-Mut , a ô i  ÿur-n^ ?

[ d i  tm urt i  t a L i d  i h i  mi yaMut , a è i  ^orna^ ?
tu  é t a i s  donc en K i t y l i e  quand i l  e s t  m ort ,  p a s  chez nous ?

582-  o u i ,  eh c ' e s t  moi que l e  a i  p o r t é - j e  ju sq u e  i l - e s t  mort !
L . I î ,  /  ah ,  a d  nK i  t  i-B u B -n  a r -m i  y-Mut !

[ âh ,  â  d. naK i  t  iBuBan arm i yaMut !
m ais  o u i ,  c ' e s t  moi q u i  m’ en s u i s  occupé j u s q u ' à  s a
m ort !

583-  dans p a y s  que é t a i s - j e  quand t u - e s  n é , i l - a d v i n t  n ou s-d îm es  
L ,H , /  d i  tm urt i  L i  mi t - l u l - d  , y - u * a l  n-Na

[ d i  tm urt i  L i  X mi t l u l a d  , y u ^ a l  nsNa
j ' é t a i s  en K a b y l ie  quand tu  e s  né j nous dîm es à  ton
p è re  :

584- à  l u i  à  p è r e - t o n :  venez I c i  , n -R ée l  l e  v o u s - v e r r e z  ,
L ,H . /  y a s  i  b a b a-k  : a s - t  D , a  t  t - z r - m  ,

[ y a s  i  baba  k : a s t  aD , a  T a  zram ,
venez au p ay s  p ou r  l e  v o i r  a v a n t  s a  m ort,

585-  v o i - l e - * c i  i l - e s t  f i n i  ! t o i  , t r o i s  m ois que t e  l à - b a s  
L»H. /  a  - t  - a  y - k f a  ! k ô - i n i ,  t l a t a  waGurn i  K in

[ a t a  y a k f a  ! k a C in i ,  t l a t a  waGuran i  k i n
c ' e s t  b i e n t ô t  l a  f i n  ! t o i ,  tu  a v a i s  t r o i s  m o is ,

586-  e l l e - a  em m ené.,,  i l - a  a j o u t é  ch ose  de j o u r s  de l à - b a s  
L . H . /  t  -  Bwi  . . .  y - r n a  k r a  n wuSian sG i n

[ ta P wi  . . .  y a rn a  k r a  Pwu San  saG i n
quand e l l e  t ' a  amené. I l  a  vécu encore  q u e lq u e s  jo u r s  
a p r è s  v o t r e

587-  v o u s - ê t e s  a r r i v é s ,  e t  p u i s  i l - e s t  m o r t . . . d a n s  n u i t  
L .H . /  t  -  u s a  -m , dtfa y-Hyt , . .  dG y id

[ tusam , d j a  yaMut f . ,d a G  id.
a r r i v é e  e t  i l  e s t  m o r t . . .  vo us  ê t e s  a r r i v é s  de n u i t , , .
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588- que là-bas vous-êtes arrivés. quand il-est mort-, il 
L.K. / i n t - usa -m . mi y-I:ut

[ i  n tusam . mi y a Kut
Quand i l  e s t  m ort,  ton  père  e s t  a l o r s

589- i l - e s t  r e p a r t i  morrenfc-là p è r e - t o n ,  n -R ée l  Ici 
L .H . /  y - u ^ a l  im ir - N i  b a b a-k  a D

[ y u y a l  im ira N i  bab a  k a ü
r e to u r n é  en France  pour ramener un camion

590-  camion « i l - a  l a i s s é  vous chez-m oi c ' e s t  p o t  !
L .H . /  akamyun. y -6a  kwn ^ u r - i  d ahLab !

[ akamyun. yaGa kWan ^ o r i  d ahaLab !
e t  vo us  a  l a i s s é  chez moi comme un p o t  ! ( à  ma c h a rg e )

591-  de p lu s  ne me p o r t a i s  b i e n - j e  p a s ,  a i  é t é  o p é r é e - j e .  
L .H . /  y rn a  u sHa - y  a r a ,  p i r i  - ï

[ y e rn a  u saH a^  a r a ,  p i r i  f
de p l u s ,  j e  n ' é t a i s  p a s  en bonne s a n t é ,  j ' a v a i s  é té  
o p é r é e .

592-  a l o r s  i l - e s t  r e t o u r n é ,  i l - a  p ié g é  l e  f r è r e - s o n  Mouloud! 
L .H .  /  i h i  y - u ^ a l  , y-Sw h i  i t  gma-s lmulud !

[ i h i  yufcal , yaSwahl i t  gma s  lmulud !
donc , i l  e s t  r e p a r t i  , son  f r è r e  Mouloud l ' a v a i t  m is  en 
en m au v a ise  p o s t u r e !

593-  i l - a v a i t  d i t  à  l u i  n -R ée l  n ou s-n o u s  a s s o c i o n s ,  f in a le m e n t  
L .H . /  y-Na y a s  a  n -  s r k  , t a G a ra

[ yaNa y a s  a  n a s r a k  , t a G ara
i l  l u i  a v a i t  d i t :  nous a l l o n s  nous a s s o c i e r ,  e t  p u i s ,  en 
f i n  de compte,

594-  i l - s ' e s t  r e t i r é ;  i l - a  d i t  à  l u i : r e n d s  moi a r g e n t s - m e s  !
L .H . /  i-w X r ; y -  Na y a s  : R i y i  i s u r d i y n - i w  !

[ iw aXar ; yaNa y a s  :aR  i y i  i s o r d i y n  iw !
i l  s ' e s t  r e t i r é  e t  l u i  a  d i t :  r e n d s  moi mes so u s  !

il-amene 
y—av/i 
yawi
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p a s  ! l u i  i l - a v a i t  donné l e s
a r a  ! nT' a  y - f k a  tn
a r a  ! naT' a  y a fk a  ta n
p l u s  ! Or, l u i  l e s  a v a i t  donnés

596- c ’ e s t  a r r h e s  n -R ée l  I c i  i l -am è n e  camion ! ju sq u e  i l - a  vendu 
L .H . /  d aerb u n  a  D y -  awi alcamyun! a r -m i y-Znz

[ d a e s rb u n  a  D yawi akamyun! arm i ysZanz 
en a r r h e s  poiir a c h e t e r  l e  camion ! I l  a  f a l l u  q u ’ i l  vende

597-  m a g a z in - l à !  i l - e s t  revenu m om ent-là , i l - a  amené l e  I c i ,
L .H . /  tahanuT-Ni ! y - u j ja l  D im ir - n  , y -  Bwi  t  iD ,

[ t ah an u taN i ! y u ^ a l  D im ira n  , yaPwi  t  iD , 
l e  m ag as in  ! i l  e s t  a l o r s  revenu avec  l e  camion ,

5 9 8 -  sou ne I c i  i l - e s t  e n t r é  p a s  a v e c - l e  ! s e u l  camion - l à .  
L .H . / a s u r 'd i  u  D y -  ksim  a r a  y i s -  s  ! ha&a akamyun-Ni.

[ a s o r d i  u D yaksim  a r a  y i S  ! h aêà  kamyunaNi
s a n s  un sou en poche , i l  n ' a v a i t  que l e  camion !

599- a i  t r o u v é - j e  l e  I c i  dan s T iqwR ab in .  Moi v e n a i s - j e  I « d e  chez 
L .H . /  u f i  -y  t  iD d i  t q wRabin„ nK Ki -JJ D S

[ u f i  j  t  iD i  t q wa R a b in .  n»K Ki)$ D s
j e  l ' a i  r e n c o n tr é  à  T iq wR a b i n . . .  j e  v e n a i s  de chez

6 00-  S »A. ne s a v a i s - j e  p a s  n -R ée l  I c i  i l - a r r i v e ,  ju sq u e  
L .H . /  S .A .  u r  z r i  - ï  a r a  a  D y - a s  f a r -m i

[ S .A .  u r  zrii a r a  D y a s  , armi
S . A . ,  j e  ne s a v a i s  p a s  q u ' i l  a l l a i t  a r r i v e r ,  i l  a  f a l l u

601-  à  moi I c i  o n t d i t - i l s  : i l - e s t  venu I c i  gendre  - t o n  !
L .H . /  i y i  D Na -  n î y - u s a  D udGwa l  -im  !

[ [ y i  D aNan : y u sa  D ud3GWa l  im !
■ q u ’ on me d i s e :  to n  gendre  e s t  a r r i v é  !

595-  moi, ne m’ a s s o c i e - j e  
L .H . /  nK, u sRk - ï  

[ nsK, u saRksfl 
moi, j e  me m 'a s s o c i e
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6 0 2 -  m ais  moment-là i l - n ' e s t  p a s  a v e c - q u o i  n -R ée l  i l - c o n t i n u e
I . H .  /  amena im ir - N i  u l a s  s -w a y -s  a r a  i-kM l

[amsena im ira N i  u l a s  s  wayas a r a  ykaMel
m ais  a l o r s ,  i l  n ' a v a i t  p lu s  de q u o i  te r m in e r  l e  pa iem en t

603-  r e s t e . . .  i l - e s t  a l l é  i l - a  s u p p l i é  s o e u r s  - s e s ,  i l - a  d i t  
L .H , /  l b a q i . . .  i - r u h  i -  h l  yStm a- s  , y-Na

[ l b a q i . . .  i r o h  i h a l  yaSatm a s  , yaNa
d e s  t r a i t e s . . .  i l  e s t  a l o r s  a l l é  s u p p l i é  s e s  s o e u r s

6 0 4 -  à  e l l e s :  v o ic i - m e  oh so e u rs-m e s ,  v o ic i -m e  n -R é e l  v e n d s - j e  
L . H . /  y a s n t  : a q l - i  a  yStma , a a l - i  ad Znz -'S

[y a sen t  : a q l i  a  yaSatm a s  , a q l i  ad Zanzaj
en l e u r  d i s a n t :  eh b i e n  mes s o e u r s ,  j e  v a i s  v en dre  nos 
t e r r a i n s

605-  l b u r  u e n t r e t  T s i s ,  c a m io n - c i  i l  n 'y  a  p a s  a v e c - q u o i  
L . H . /  l b u r  u e n t r  d T e i s ,  ak am y u n -ag i , u l a s  s -w ay -s

[ l b o r  u e a n t a r  d a T E i s ,  akam jm n-ag i,  u l a s  sw ayas
" l b u r  u e n t r "  e t  " T e i s " ,  c a r  j e  n ' a i  p a s  de q u o i  f i n i r  de

6 0 6 -  que l e  f i n i s - j e ;  i l - e s t  c h e r ,  c ' e s t  n e u f ,  on t  d i t - e l l e s à  l u i  
L .H ,  /  i  t  KMl-ÿ ; ï l a y  , d a z d i d ,  N a-nt a s

[ i t  ksMlatf ; ¡s lsy  , d a z d i d ,  Want a s
l e  p a y e r ,  i l  e s t  t r è s  c h e r , c a r  i l  e s t  n e u f .  E l l e s  l u i  on t

6 0 7 -  vends l e ! . . .  i l - p a y a i t  ju sq u e  i e i l - a  f i n i  , f in a le m e n t  
L . H . /  Znz i t ! . . .  y - T 'x L i s  a r -m i t  y - f r a  , t a G a r a

[ Zanz i t ! . . .  y a T 'x a L i s  arm i t  y a f r a  , t a G a r a
d i t :  vends l e s ! . . .  i l  a  donc c o n t in u é  de p a y e r  j u s q u ' à  l a  f i n ,  

e t  en f i n  de compte,

6 08-  i l - e s t  p a r t i  dans " T i e r c é " * !
L .H . /  i -  ruh ¿ i  " t i e r s i "  !

[ i r o h  d i  " t i e r s i "  !
i l  l ' a  perdu  au " t i e r c é " *

*  en f a i t ,  i l  s ' a g i s s a i t  de d e t t e s  de j e u .
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609- quoi-le donc !? où est-il-est perdu ?
S. / aèu -t aKa !? anda i- ruh ?

[ aéut aKa !? anda yroh ?
qu'est-ce que c'est ?! où est-ce qu'il l'a perdu ?

610- dans "tiercé" ! il-était associé avec un de Ait Aissi 
LoH./ di "tiersi" ! y- srk d yiwn n at èisi

[ di "tiersi" ! ya&rak d yiwan n at eisi
au tiercé ! il- était associé avec un type des Alt Aissi,

611- il-est allé il-a joué "tiercé", il-a amené le avec-lui, 
L.H. / i-ruh y-ltb "tiersi", y-Bwi t yid-s ,

[ iroh ya leab "tiersi", ysPWi t yidas ,
qui est allé jouer au "tiercé" en emmenant le camion avec 
lui,

612- il-a perdu, alors ont enlevé-ils à lui le, il-est perdu 
L.H. / y-xsr , dja Ks - n as t , i -ruh

[ yexsar , d^a Kasn as t , iroh
et comme il a perdu, on lui a pris le camion; et voilà, le 
camion était perdu !

613- camion !
L.H./ ukamyun !

[ ukamyun !

614- comment ainsi que à lui le ont enlevé-ils ? c'est que 
S. / amk aKa i s t Ks - n ? ik

[ amk aKa s t Ksan ? ik
comment a-t-on pu lui enlever ? Le camion était à mon

615- de père-(mon), camion, non de associé !
L.H. / n bab a  ulcamyun > a c i  n w sr ik  !

[ m bab a  ukamyun, a c i  Bwas r i k  !
p è r e ,  p a s  à  l ' a s s o c i é  !
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616- ont dit-ils à lui tu-es associé avec-lui, n-Réel à toi le
L.H./ Na - n as t- srk -d yid -s , a. k t

[ Nan as tsarkad yid as , a k t
on lui a dit: tu es associé avec ce type, on va donc te
saisir ce camion !

- nous-enlevons, / n-ICs naFas
b17- ce étant passé sur-nous oh fils-mon !
L.H. / ay i-aDa-n fL-a^ a Mi !

[ a G eaDan fsL aj; a Mi !
Que de malheurs n'avons nous pas eu, mon fils !

nous, moment-là nous-étions dans Tahrarast, seuls-nous,
nKwni, imir-Ni n - La di thrarast, whd-nis ,
naKWni, imiran nsLa di tahrarast, wahdnafl ,
nous, à ce moment là. nous habitions tous seuls à 
Tahrarast (=toponyme;,
nous-avions peur, maison de Y.S, ne nous-parlions pas,
n- whs , aXam n Ya. S. u n - T'ml a «■ i ara,
nawhas , aXam »G a. S. u naTàmlaa ira ,
nous avions peur, la famille de Y. S., nous étions 
fâchés avec eux,

620- de affaire-là de grand-père-ton, il-est mort,
L.H. / si Dewa -Ni n é Di -k , y-Mut

[ si Daswa Ni n éaDi k , yaMut
depuis l'affaire du grand-père; quand il est mort,

621- ne Ici sont entrés-ils pas. de plus il-a refusé D.
L.H. / u D ksim - n ara. yrna y-ugi D.

[ u D këiman ara. yarna yugi D.
ils nous ont ignorés. De plus, D. avait refusé qu'il

622- n-Réel il est enterré en bas-là. jusque que le 
L.H./ ad y-mdl ukSar-Ni. ar-mi i t

[ ad yamdal ukaSaraNi. armi t
soit enterré juste en bas.Il a fallu

618-
L.H./

619- 
LH. /
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623-  n o u s-av o n s  emmené en "bas en b a s . . .  i l - a  d i t  à  t o i :  ne
/ WL.H*/ n - B/’i ukSar ukSar ... y-Na k : ur

[ nePwi  u k a S a r  u k a S a r . . .  yaNa k : u r
que nous l ’ e n t e r r i o n s  t o u t  à  f a i t  en b a s .  I l  d i s a i t :  v o u s

6 2 4 -  l e  v o u s - e n t e r r e z  p a s  i c i ,  non n -R ée l  on t p e u r - i l s  e n f a n t s -
rn^s

L.H./ t  t  -mTl-m a r a  d a g i ,  a c i  ad whs -n  waRaw-iv/r l
[ T maTlam ara d a g i ,  ac âd wshsan waRaw iw !

ne l ’ e n t e r r e r e z  p a s  i c i !  je, ne. t i e n s  p a s  à  ce q\j§ mes 
e n f a n t s  a i e n t  peu r  !

6 25-  v o i - l e - l à  m ain ten an t  s o n t  s o r t i s - i l ?  to u s  de là - *b a s  !
L .  /  a  - t  - a n  t u r a  F ¡ ¡ - n  aKw SyiN a !

[ a t a n  t u r a  F *  an aKw SyiN a !
e t  m ain ten an t  p lu s  p erson n e  n 'y  h a b i t e  !

626-  v o i - l e - l à  m ain te n an t  e l l e - e s t  devenue c ' e s t  f o r ê t  !
L .H . /  a -  t  - a n  t u r a  t  - u y a l  d l ^ a b a  !

[ a t a n  t u r a  t u # a l  d a l j a b a  !
m a in te n an t ,  to u t  e s t  en f r i c h e  !

6 2 7 -  n -R é e l  e l l e - d e v i e n t  comme a in s i^ u e la  i l - a  a c h e t é  Muhnd u Q asi  
L .H . /  ad t  -  u y a l  am aKn i  T' y -u j  Muftnd u Q asi

[ a T ' u j a l  am aKan iT 'y u g  Muhand u Q asi
e l l e  v a  r e to u r n e r  à  l ' é t a t  où e l l e  é t a i t  quand Muhnd u Q asi 

l ' a  a c h e t é e ,

628-  c ' e s t  chênes  t o u t ,  i l - a  e n le v é  l ^ s ,  i l - f a i s a i t  l e s  c ' e s t  
L.H./ d t i s u f a  aKw , y-K s i t n t ,  i-xDm i t n t  d lfhm

[ T i s u f a  aKW , yaKs i t a n t ,  ixaDm i t a n t  d la fh am
c ' é t a i t  une f ô r ê t  de c h ê n e s ,  i l  l e s  a  coupés  e t  en f a i s a i t  
du ch arb o n .
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629-  s a n s  d o u te ,  s i  i l - e s t  q u i  c o n s t r u i s a n t  l à - b a s ,
S .  /  a h a t  ma y - l a  wi y -b n a-n  d i-N a  ,

[ a h a t  ma yaLa  wi bnan diNa ,
s i  q u e l q u 'u n  c o n s t r u i s a i t  l à - b a s ,  s a n s  doute

se  c o l l e n t - i l s  t o u t  ! c e u x - a u t r e s  ! 
nTd -  n aKw wi-yad. !

a n T  dan aKw wiyad !
t o u s  l e s  a u t r e s  v i e n d r a i e n t  i l s  s ' a g g r é g e r  !

eh D„ i l - v e u t  n -R ée l  i l - c o n s t r u i t ; s u r t o u t  m a in te n a n t ,  
a D. y - b s a  ad y-bnu ; a b t d a  t u r a  ,
â  D. yabÿâ  d yabnu ; a b a s d a  t u r a  ,
Oh, D. v o u d r a i t  b ie n  c o n s t r u i r e ;  s u r t o u t  m ain te n an t  que

632-  t e r r e  - l à  de f r è r e - s o n  i l - e s t  devenu c ' e s t  b i e n - s o n  , où 
L .H . /  a k a l  -N i n gma-s y - u y a l  d a y l a - s  , ande.

[ a k a l  aNi n agma s  y u ^ a l  d a y l a  s  , ands.
l e s  t e r r e s  de son  f r è r e  s o n t  deven ues  son  b i e n ,  i l  p e u t

6 33-  que à  l u i  i l - p l a i t ,  n -R ée l  i l - c o n s t r u i t !
L .H . /  i  s  y-hwa , ad y -bnu !

[ s  yahwa , ad yabnu !
c o n s t r u i r e  où ç a  l u i  c h an te  !

6 34-  m ais  moment-ci ne I c i  i l - a  donné r i e n  é t a t ,  a l o r s  v o i l à  
L . H . : /amena S a a t - a  u D y - f k a  asMk b a y lk ,  d ^a  a t a n

[amaena S a £ t  a  u D y a f k â  &Mak b a y l a k ,  dga  a t a n  
m a i s ,  pou r  l e  moment, l ' E t a t  n 'a  a c c o r d é  d ' a i d e  à  p e r s o n n e *

*  i l  s ' a g i t  de l ' a i d e  à  1 ' a u t o - c o n s t r u c t i o n .

635-  s o n t  r e s t é s - i l s  t o u t  .
L.H» /  Qim -  n aKw

w[ Qim a n  aK
a l o r s  t o u t  l e  monde a t t e n d .

631 • — 
L . H . /

[

630- 
S .  /

n -R ée l  I c i  
a  D

a  D
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636-  on t  d o n n é - i l s  I c i  peu à  B . f y o i - l e - l à  i l - a  f a i t  g r a n d . . .  
L.H. /  f k a  -  n D l i t u h  i  B. f a-» t  - a n  y-S  m^wr  . . .

[ fk a n  D s i t o h  i  B . ,  a  t  a r  ya$am jW9r  . . .
on a a t t r i b u é  une a i d e  à B , ,  i l  a  pu c o n s t r u i r e  une 
a s s e z  gran d e  m aiso n ,

6 3 7 -  i l  e s t  monté R. i l - a  demandé! ont d i t - i l s  à  l u i *  ju sq u e  
L ,H . /  y ^ u l i  R. y - S u t r  j Na-^n a s  * a r

[ y u l i  R. y a S u t a r  j aNan a s  j a r
R* y § § t  monté pour demanda? a u s s i ?  ©n l u i  a  répo n du ;

l à - b a s  n ou s*4 pnnons à  p r e m i e r s ,  n^-Ré§l à  vous l à ^ b a s — ^
/  n n -  f k  i  ymgwupa , a  wn i n  n - f k  sX
[ N a f k  i  ym^gwura, a  w§n i  Nafk aK'*
a t t e n d e z  que l ’ ©n d i s t r i b u e  aux  p r e m ie r s  d§ l a  l i s t e  

d ’ a t t e n t e ,  e t  nous vous en donnerons à  t o u s  !
►nous-donnons t o u t !

c e l u i  ne a y a n t  p a s  m aison  dan s  p a y s - s o n ,  cpmme-si 
/  win up n » S t i  a r a  aXam d i  t m u r t - i s  , am-zun 
[ win u ?  nsgß a r a  Xam â i  ¿m u r !  i s  , amzun 
c e l u i  q u i  n ’ a  pgp de m aison  d§.ns son  v i l l a g e  n a t a l ,  c ’ e s t

6 4 0 -  i l - n ’ e s t  pas monde ! tu=gp  m ort,  n -R é e l  t e  a m è n e n t - i l s  
L .H , /  u l a s - i t  d |  D u n it  ! t =  - d ,  a  k aw i-n

[ u l a é i t  d i  D u n it  ! f a  k awin
comme s ’ i l  n ’ é t a i t  p a s  de ce m§nde ! S i  tu  m eu rs , on 
t ’ y emmène

641-  n-=péel t e  d é p o s e n t - i l s  l à - = ^ a § , f , y o i - l e - e i  e l l e - e s t  m orte 
L fH,/ a  k S r s  -n  d in  t „ a  r- $ - 3. t  -  J l̂ut

[ a  k S a r s a n  d in  t , ,  §  taMut
p o u ?  it^y d é p o s e r . . . t i e n s ,  ¥ , § ,  y i e n t  de m o u r i r ,  i l  a

6 4 2 -  ï » i ? t  danp c o u r  de machin qug | a  on1? d é p p s é e - i l s !  non- 
L , H . /  ï » i f , d i  l h a p a  n wiNat i  f *  S r s  !

[ y . â , , d i  l ^ a r a  PwiN a t  i  f '  Sars*»n  !
f a l l u  l a  d é p o s e r  dan s  l a  e e p  (|g t r u c  ? (p ou r  l a  v e i l l é e )

638-
L , H .

639-

L . H ,
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6 4 3 -  non c ' e s t  m alheur ! de h ô p i t a l  que I c i  e l l e - e s t  l a v é e  
L .H . /  a è i  d a x S a r  ! s i  T 's b i t a r  i  D ( t )  -u ra d

[ a c i  d a x a S a r  ! s i  T 'a sb i t a r  i  D u rad
n ' e s t - c e  p a s  un grand m alheur ! on a  du l u i  f a i r e  l a  t o i 
l e t t e  m o r tu a ir e  à  l ' h ô p i t a l  .

6 4 4 -  j o u r -  l à  ont f a i t  v e i l l e r  - i l r  " f r è r e s "  en m a i s o n - le u r  
L . E . /  a s  Ni Sns -  n lxwan G wXa.m -N^n

[ a S sN i  S sn se n  lsxw an  GWaXamaNsan
l e  jo u r  de l a  v e i l l é e  m o r t u a i r e , q u i  a  eu l i e u  chez eux ,

645 -  comme c e l u i  n -R ée l  l e s  tu a n t  ! v o i - l e - c i  on t s a l i - i l s  
L .H . /  am win a r a  tn  y-n $-n !  a  -  t  - a  Sams -n 

[ a  M in  a r a  t a n  y a n j s n !  a t a  S a m sa n
ce f u t  v ra im e n t  à  c o n tr e - c o e u r  ! v o i l à ,  i l s  ont s a l i

646_ u s t e n s i l e s  ! e t  s i  i l - a v a i t  c o n s t r u i t  m aison  p ou r  m ère-sa  

L .H . /  Ihw al ! i  lu ü an  y - b n i  aXam i  yMa - s
[ l sh w a l  ! i  lu k a n  y s b n i  aXam i  yeMa s

t o u t e  l a  v a i s s e l l e  ! S ' i l  a v a i t  b â t i  une m aison  pour s a

647-  avec  s e s - s o e u r s ! „ . .
L .H . /  d yS tm a-s  ! . . .

[ d yaSatm a s  ! . . .
mère e t  s c s  s o e u r s  ( c e c i  ne s e r a i t  p a s  a r r i v é  ) ! . . .
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648-  e t  t o i ,  v e r s - o ù  t u - e s  a l l é e ( e n  m a r ia g e )  chemin p rem ier  ? 
S. /  i  km , s a n i  t-Di-çL a b r i d  amzwaru ?

[ i  kam , « a n i  t sD id  a b r i d  amazwaru ?
Et t o i ,  où a s - t u  é té  m a r ié e ,  1a. p rem ière  f o i s  ?

649- v e r s  b u z l i l ,  v e r s  m aison  de smr u w a k l i ,  m ais  ne 
L.H. /  iv b u z l i l ,  s  aXam n emr u w a k l i ,  amena u r

[ ¡pr b u z l i l ,  s  aXam n ae.mar u w a k l i ,  amaana u r  
à B o u j l i l ,  dan s  1a. m aison  de A m a r - o u - o u a k l i , m a i s ,  j e

650-  s u i s  r e s t é e - j e  p a s . . .  ah , m om ent-là , i l - n ' y - a v a i t - p a s  
L .H . /  Qim a r a . . .  a ,  i m i r -  n , u l a s

[ Qimajf a r a . . .  a ,  im ira n  , u l a s
n 'y  s u i s  p a s  r e s t é e  l o n g t e m p s . . .  A c e t t e  é p o q u e - là ,  i l  
n 'y  a v a i t  p a s  de

651-  v o i t u r e s ,  i l - n ' y - a v a i t - p a s  m agaz in s  dans v i l l a g e  comme 
L .H . / t u m u b i l a t ,  u l a s  t ih u n a  d i  t a D a r t  am

[ t o m o b i l a t ,  u l a s  t ih u n a  d i  t a D a r t  am
v o i t u r e s  e t  de m agaz in s  d an s  l e s  v i l l a g e s  comme

652-  m a i n t e n a n t . . .
L .H . /  tu r a

t tu r a
m a i n t e n a n t . . .

6 53-  donc de marché seu lem en t que I c i  a c h è t e n t - i l s  c e - l à  
S .  /  i h i  s i  Suq Kan i  D Tky -n  a y -n

[ i h i  s i  Soq kan i  D T'a^sn ayan
On a c h e t a i t  donc t o u t  ce  dont a v a i t  b e s o i n  au marché

654-  on t b e s o i n - i l s 0 
S .  /  hwag-n

[ hwag »n
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655-  o u i ,  c ’ e s t  p ou rqu o i m e t t a i e n t - i l s  " a c h e t e u r s " *  ceux 
L .H .  /  a h ,  d im i T' aR a -  n imsWqn* wigad

[ â h ,  d imi T 'aR an  imssW qan wigad
o u i ,  c ’ e s t  pour c e l a  que l e s  é m ig ré s  d é s i g n a i e n t  un 

* amsWq = " a c h e t e u r ,  c e l u i  q u i  f a i t  l e  m a r c h é . . . "
6 56-  a l l a n t  en F ra n c e ,  a u t r e f o i s - . .
L .H . /y -T ru h u -n  tfr f r a n s a ,  z ik  . . .

[ yaTtohon )(9r  f r a n s a ,  z ik  . . .  
a c h e t e u r  en t i t r e

6 57-  femmes ne v o n t - e l l e s  p a s  v e r s  m arché, n -R ée l  t u - l a i s s e s  
L .H , / t i l a w i n  u T 'r u h u - n t  a r a  ^r Suq , ad t-G  -d

[ t i l a w i n  u T 'r o h o n t  a r a  j r  aSoq , a  T'Gad 
Comme l e s  femmes ne v o n t  p a s  au m arché, tu  d é s i g n e s

658 c e l u i  que à  t o i  é t a n t  p a r e n t  c ' e s t  a c h e t e u r ,  n -R é e l  I c i  
L .H , /  win i  k y-T ' i l i - n  d amsWq , a  D 

[ win i k  y e T ' i l i n  d amsaWaq , a  D
q u e lq u 'u n  de t a  f a m i l l e  comme " a c h e t e u r " ,  e t  i l  ramène

659-  i l -a m è n e  v e r s  m a i so n - ta  q u o i  v e u l e n t - i l s . . .d e  sem aine 
L .H . / y  -aw i s  aXam - i k  a&u b ^ a -  n . . . s i  D urt

[ yawi s  aXam i k  a su  b^an . . . s i  D ort
ce  que t a  f a m i l l e  l u i  d e m a n d e . . .  chaque sem a in e ,

6 6 0 -  ju sq u e  sem aine n -R ée l  I c i  i l - v i e n t  l u i ,  ou n -R ée l  e l l e - v a  
L .H . /  a r  D urt a  D i  - ru h  n T 'a ,  nft ad t - r u h

[ a r  D ort a  D i r o h  n a T 'a ,  n^ a  T 'r o h
i l  v i e n t  lu i-m êm e, ou b ie n  t a  femme va  l u i  re n d re  v i s i t e

6 6 1 -  n -R ée l  à  l u i  e l l e - d i t :  amène à  moi I c i  c e - c i ,  n -R ée l  à  moi 
L .H , /  a  s  t  -  i n i :  awi y i  D a y - a  , a  y i

[ a  s  t i n i  : awi y i  D ay a  , a  y i
p ou r  l u i  d i r e :  amène moi c e c i ,  ramène moi c e l a . . .
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662-
L .H .

663- 
L*H,

6 64-  

I-*H.

6 65-  
£.H.

* Ü -

I c i  tu -a m ln es  c e - c i . . . i!c e - l à  n - ü é t l  m anquant, c ’ e s t  
/  D ( t ) - a w i « 4  a y - a  . . .  a y -n  mrt i « x u s - n ,  d 
[ D a w if  ay a  • • •  ay an  y x o fa n  , d
Tout e§ q u i  manque à l a  m a iso n , e ’ t s t  @ l l t

e l l©  n~Ef©l à  l u i  d i s a n t . . .  s § n t - 4 1 §  e § u s  r e f u s a n t  
/n!F a t  s  y - i n i - n . . .  -n  Wigtd y-$ ' a g wi - n
[naT'afc §rn s  y i n i n  . . .  Lan Wigaà y a f ' g g win
q u i  va  1© l u i  d e m a n d e r . . .  C e r t a i n !  r©£u§©nt de l a i s s e r

n -R é e l  I c i  l a i g g g n t - i l s  a c h § t e u r § ,  n~Réel I c i  r e m p l i s s e n t
i *. "ils / a  D G -  n imsW|8 , & D C ar-n

[ a  D é » n  imsaWqift, a  D G arsn
u n 'a c h e t s u i ' f  a l o r s  i l s  r e m p l i s s e n t  l a  m aison  de t o u t

" p l a n c h e r ” # , j u s q u ' à  ce  que ü f  g i 'î ’i v t n t ^ i l s  I c i . . .
/  a g wn s *  , alaMa y.§a *■ n P . . .  /
[ a g wa n s  , alaMa U ian  d . . .  ]

ce  don t  l a  f a m i l l e  a u r a  b e s § i n  ^ P | U f§- l e u r  r e t o u r . . .
;ns *  s u r f a c e  c e n t r a l e  de la. g i l g e  pfjn§|.pg.3;e de l a  

m aison»

♦ 11 *
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FRAGMENTS DU CORPUS POETIQUE:

1. lhara Nia umalu,
i T' izdyv d afalku.

isTidn-is d ivQaan, 
mi ieDa ysel igiRu.

taqWbaylit tlha am Rmdan, 
a Mi-s n laid wv fNu !

La cour au dessus du versant de l'ombre, 
c'est un faucon qui l'habite.

Il porte des habits fins,
( 1 )et lorsqu'il passe (devant nous), il allume une cigarette.

La dignité^^ est une belle vertu
enfants de noble lignée, ne disparaissez pas !

-(1) ce qui est une marque de morgue particulièrement déso
bligeante .

-(2) taqWbaylit- "kabylité" (!)

-(3) mot à mot: "la kabylité est bonne comme (le Ramadhan".
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2. yNa-yas ybvahim muDy -ak tasmaT
d Sbih a n tuLas3 
tT'âanadd wid ik. y-ifn.

yNa-yas fk-as tasmaT' di twnza-s 
ad hDvn fL-as, 
iwaKn ad yTr i-hbubn.

yak nKini Sny baba-k 
d bu yTidn ie Zuzn !

Ibrahim lui dit: je te souhaite la honte 
et de ressembler à une fille,
tu essaies d'imiter ceux qui te sont supérieurs!

Il lui dit: que la honte s'inscrive sur ton front,
on parlera de toi,
et il sera réduit à mendier des figues!

C'est que moi, je sais qui est ton père,
( 1 )c'est le fabricant d'outres d'Azouza!

-(1) = qui fait un métier deshonnorant. Le mot "outre" a d'ail
leurs ici une forme a emphatisation des dentales à connotation 
fortement péjorative ( i-yT-tdn au lieu de iyDidn) .
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ad nsLiw f Ebi 
rnut-ay Ihna d-tsusm-i

la D yT'nkar yiwn Iqum 
siwa ma izbr-ay v B i !

la T'rBin asBub, 
tawnza ha-T' sDw ti M i .

la rNun "les p a t t e s ",

u t  iban ma d Zux wala d-ti&hli

Isan ayn irqmn 
u t  tn n s q U  d aëu-tn wigi!

ma d avgaz ny d-tamTut, 
xltn waman d yiyi!

ma-d aTgaz iicBa amzuT, 
tawnza ha-T' sDw tiMi!

tamTut tgzm asBub, 
tNa-yas "civilisé"!

mi nugad ay D iqas rBi, 
nugad a nruh iTKW Li.

a fL-any Dhmn IbhuT 
d iduTaT akWd S h a T Ü

tiyratin a lal n tmyra, 
a tigad yhda r B i !

3.

Prions le prophète, 
restez calmes et silencieux.
Une nouvelle génération arrive, 
que Dieu nous en préserve!
ils laissent pousser leurs cheveux, 
la mèche est sous les sourcils!

Il y ajoutent des "pattes",
/par vantardise ou par impudence!
Leurs habits sont bariolés, 
on ne peut même plus reconnaître
Si c'est un homme ou une femme,
comme l'eau et le petit lait mélan

gés
L'homme porte chevelure, 
la mèche est sous les sourcils.
La femme coupe ses cheveux, 
et se proclame "civiliséeé

Mais craignons la punition de Dieu, 
craignons d'être tous emportés!
Que les mers et les déserts se 
précipitent et nous emportent tous!
Pousse tes you-yous, maîtresse de 
la fête,
et vous toutes, celles qui sont 
bien disposées!
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