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Le repère constitutif en koulango 

Kra Kouakou Appoh Enoc* 

 

 

Résumé: Le repérage constitutif est le procédé de construction d’un énoncé qui consiste 
à poser un terme et à faire suivre une relation prédicative. En koulango, cette opération 
implique une autonomie du repère constitutif. Ce repère se manifeste sous une forme 
nominale, non-prédicative et prédicative. Ceci nécessite une pause prosodique qui limite 
les deux séquences de l’énoncé: le repère constitutif et la relation prédicative. La première 
est reprise dans la seconde sous la forme d’un pronom anaphorique lorsque celle-ci a une 
fonction syntaxique par identification à un argument de la relation prédicative. De plus, le 
repère constitutif est constamment associé aux marqueurs de fléchage, de l’interrogation 
mais aussi du fictif ; afin d’exprimer notamment une insistance, une addition ou une 
opposition. 

Mots clés: koulango, repère constitutif, relation prédicative, identification 

 

Abstract: The constituent location is the process of construction of a statement that 
consists in stating a term and then making a predicative relation follow. In koulango, this 
operation implies autonomy of the constituent reference mark. This reference mark 
appears under a nominal, non-predicative and predicative shape. This requires a prosodic 
pause that limits the two sequences of the statement: the constituent reference mark and 
the predicative relation. The first is repeated in the second under the shape of an anaphoric 
pronoun when this one has a syntactic function by identification to an argument of the 
predicative relation. Besides, the constituent reference mark is constantly associated to the 
markers of pinpointing (fléchage), of questioning but also of the fictional; in order to 
express namely an insistence, an addition or an opposition. 

Keywords: koulango, constituent reference, predicative relation, identification. 

 

Introduction 

Les théories classiques ont laissé nombre d’interrogations en suspens concernant 

l’analyse des concepts de thème (topic) et de rhème (focus), en termes 

d’ancien/nouveau ou encore des opérations de thématisation (topicalisation) et de 

focalisation. L’examen de ces zones d’ombre, notamment ceux relatifs à la 

thématisation, semble trouver une explication dans le cadre de la théorie de 

                                                      
* Université Félix Houphouet Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 
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l’énonciation à travers le repérage constitutif en rapport avec la relation prédicative. 

La présente étude s’appuie particulièrement sur la Théorie des Opérations 

Prédicatives et Enonciatives (TOPE)1 d'Antoine Culioli et ses disciples ; théorie qui 

met en lumière le repère constitutif en koulango2. Pour atteindre cet objectif, nous 

avons eu recours aux données discursives (conversations, contes) - contextes 

propices d’expression du sujet abordé - collectées auprès d’informateurs locuteurs 

natifs de la langue. L’investigation se décline en trois volets principaux. D’abord, 

une approche de la RP et du repérage qui permet d’appréhender le repère constitutif. 

Ensuite, l’analyse examine les conséquences de cette construction en koulango. 

Enfin, elle s’efforce de faire ressortir les principaux marqueurs qui participent à la 

construction du RC dans cette langue. 

 

1. La construction du repère constitutif 

Le repère constitutif est lié à la Relation Prédicative. 

 

1.1. La relation prédicative 

Selon la TOPE, un énoncé verbal se résume, en gros, à une lexis reposant sur un 

schéma à trois places vides: deux places d’argument et une place de prédicat. Le 

passage de la lexis à la RP se fait en choisissant l’un des trois termes comme terme 

organisateur de l’énoncé. Si le Terme de Départ (T.D.) choisi est le terme en X alors 

la lexis λ devient le schéma en Y. 

X Y 

<jr> 

femme 

λ: <jr>     < (  )   oko       v> 

calebasse, casser 

                                                      
1 Abréviations: Acc. = Accompli ; +A = +Animé ; -A = -Animé ; CL = Classe nominale ; Déf. 
= Défini ; Dém. = Démonstratif ; Hab. = Habituel ; HRP = Hors Relation Prédicative ; Inac. 
= Inaccompli ; Int. = Interrogation; Nég. = Négation ; Litt: sens littéral ; O = Objet ; PL = 
Pluriel ; Pro. = Pronom ; RP = Relation Prédicative ; RC = Repère Constitutif ; S = Sujet ; SG 
= Singulier ; TOPE = Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives ; V = Verbe. 
2 La langue, objet d’étude, est orthographiée koulango pour certains auteurs (Prost: 1974, Bianco: 
1979, Kra: 2006) et l’administration ivoirienne, écrite kulango par d’autres (Elders: 2008) et 
appelée kla par les locuteurs natifs. Elle est parlée en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le koulango 
est classé dans le groupe gur lequel est rattaché à la grande famille Niger-Congo [cf. Manessy 
(1999) ; Naden (1989) ou Williamson et Blench (2000)]. 
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Le schéma λ2 peut permettre de construire plusieurs types d’énoncé dont celui en 

(1). 

 

1. jr n v oko         r 

 femme Déf. Acc.+casser calebasse  Déf. 

 Argument Source TD Prédicat Verbal Argument But 

 RELATION PREDICATIVE 

 La femme a cassé la calebasse. 

 

1.2. L’antéposition du RC à la RP 

Le RC est le terme choisi comme terme de départ de la lexis ; celui autour duquel 

s’organise l’énoncé. Deux cas de figure se présentent à l’énonciateur pour la 

constitution de son énoncé. Il peut faire le choix de laisser le RC au sein de la RP. 

Dans ce cas, le RC n’est pas apparent. Il est dit repère prédicatif et connu sous la 

dénomination de thème dans les théories classiques. Dans l’énoncé (1.) jr n « la 

femme» correspond au repère prédicatif. En revanche, lorsque l’énonciateur choisit 

d’antéposer le RC à la RP, celui-ci devient apparent. C’est la construction de ce RC 

apparent qui est appelé opération de thématisation ou topicalisation. On a en (2)3: 

 

2. jr n, h v oko r 

 femme Déf. elle Acc.+casser calebasse Déf. 

 Repère constitutif Reste de l’énoncé 

 HRP RELATION PREDICATIVE 

 La femme, elle a cassé la calebasse. 

 

 

                                                      
3 La pause prosodique est marquée par une virgule, dans l’énoncé transcrit. 
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1.3. La mise en relief  

Le repère constitutif est une mise en relief. Plusieurs raisons l’indiquent notamment 

sa démarcation vis-à-vis de la RP, le choix qui est porté sur lui et dans la plupart des 

cas sa surdétermination.  

Dans le repérage constitutif, l’élément central (le repère constitutif) se divise 

syntaxiquement, puisqu’il ne fait pas partie de la relation prédicative, et 

prosodiquement de la relation prédicative. Dans l’exemple (2), le RC jr n  « la 

femme » quoique repris dans la RP par h « elle », se place hors de celle-ci (la RP). 

D’ailleurs, le RC peut ne pas être marqué dans la RP (Cf. 2.3.2.).  

La mise en vedette du RC se justifie aussi par le choix qui s’est porté sur ce terme 

en tant que « domaine organisateur de l’énoncé » (Culioli 1982:16) repris par Gadou 

(1992:324). S’il est extérieur à la RP, le fait de le choisir comme terme central de 

l’énoncé justifie la présence de la RP qui doit son existence à celui du RC ; dans la 

mesure où le premier n’existe que parce qu’il fait un commentaire sur le second.  

La mise en évidence du RC transparaît également à travers sa détermination. Le RC 

est, en général, nécessairement déterminé quand il n’est pas surdéterminé. Le 

renforcement de cette détermination confirme la combinaison de marqueurs (Cf. 3. 

Les marqueurs sollicités) convoqués dans la construction du RC. 

L’énoncé (3) montre un RC dnabara « racine » qui reçoit trois 

déterminations: un défini Dét.1 et deux démonstratifs Dét.2 et Dét.3. 

 

3. hr dnabara r m 

 là racine Déf. cette 

 Dét.1  Dét.2 Dét.3 

 Cette racine-là, 

3. (suite) haa  l p r 

 elle+Hab. soigner plaie sur 

 elle soigne une plaie. 
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2. Les implications du repérage constitutif 

L’antéposition du RC à la RP engendre des faits réguliers dont les principaux sont la 

pause prosodique, l’autonomisation et le processus de saturation de la RP représenté 

par la reprise. 

 

2.1. La pause prosodique 

Une pause prosodique marque la frontière entre les deux séquences: le terme RC et 

la RP, dans un énoncé. Elle crée une rupture matérialisée, d’un point de vue 

prosodique, par la construction de schèmes tonals propres à une séquence. Chaque 

séquence porte un schème tonal qui ne subit aucune influence quelconque de la part 

de l’autre. 

4. jr n, h  v  oko  r 

 femme Déf. elle Acc.+casser calebasse Déf. 

 La femme, elle a cassé la calebasse. 

 

La longueur de la pause est liée à la caractéristique du RC. Un RC réduit à un nominal 

marque une pause brève. En revanche, s’il a la forme d’une proposition, la pause 

sera relativement longue. Comparons (4) et (5). 

 

5. sa b kaa b jm hal 

 perdrix Ils+Inac. Parler+Interro. son visage éveiller 

 Parlent-ils de la perdrix ? Elle est rusée. 

  

2.2. L’autonomisation 

La rupture prosodique entre le RC et la RP, marquée par la pause, suppose que le 

premier (le RC) soit capable de se mettre en isolation. En koulango, tout terme de la 

lexis (l’argument, le prédicat, le circonstant) est capable de s’isoler. Toutefois, en 

règle générale, le nom est, parmi les catégories lexicales, le plus apte à être utilisé en 
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isolation. Le nom peut également renforcer son autonomie en s’élargissant à un 

prédicat non-verbal (syntagme nominal) ou à un prédicat verbal (proposition).  

Tout terme devant assumer le rôle de RC devrait apparaître sous une forme nominale. 

Le pronom ou le prédicat verbal devrait nécessairement être affecté d’un suffixe [Cf. 

(2.3.1.) et (2.3.4.)]. 

Tout prédicat non verbal pouvant apparaître en isolation pourrait servir de repère 

constitutif. 

 

6. jk dls jr n, h  v ... 

 eau vendeuse femme Déf. elle Acc.+casser 

 La femme vendeuse d’eau, elle a cassé ...  

Le prédicat verbal est un élargissement de la fonction de RC. 

 

7. jr n a dl jkr  kaa  

 femme Déf. Hab. vendre eau Inac.+dire dire+Int. 

 Parles-tu de la femme qui vend de l’eau ? 

 

7. (suite) h  v  oko  r 

 elle Acc.+casser calebasse Déf. 

 Elle a cassé la calebasse. 

 

2.3. La reprise 

La reprise est obligatoire pour tout RC ayant une fonction syntaxique indirecte dans 

la RP.  

Le RC peut avoir une fonction syntaxique indirecte c’est-à-dire par identification à 

un argument de la RP. Dans ce cas, il y a une reprise du premier dans le second. 
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Un argument source qui assume le rôle de RC, réapparaît, dans la RP, sous une forme 

pronominale4 et y assume la fonction de sujet (8.). 

 

8. jr  n,  h  v oko  r 

 femme Déf. elle Acc.+casser calebasse Déf. 

 La femme, elle a cassé la calebasse. 

Lorsque le terme RC est un pronom5, celui-ci revêt toujours sa forme nominale HRP, 

enclenchant par ricochet le schème tonal H…B caractéristique du nom. Il est repris 

sous sa forme simple dans la RP, en fonction de sujet. 

9. hr, h v oko r 

 elle elle Acc.+casser calebasse Déf. 

                                                      
4 La forme du pronom anaphorique, qui apparaît dans la RP, est liée à des propriétés du nom qu’elle 
reprend. Les noms koulango peuvent être regroupés en deux propriétés sémantiques à savoir les 
noms +animés (qui renvoient aux référents animés) et les noms -animés (qui se rapportent aux 
référents non animés). Chaque groupe de noms est doté d’une forme pronominale doublée du 
couple singulier/pluriel. Ainsi, le suppléant emprunte du pronom correspondant. On a: 
 

 +Animé -Animé 

 Exemple Pronom Exemple Pronom 

3e SG jr femme h dm igname h 

3e PL jb femmes b dm ignames  

 
Tableau 1 

 
5 Le pronom sujet koulango existe sous la forme simple et nominale, doublée chacune du couple 
singulier / pluriel. La troisième et la quatrième ligne du Tableau 2 montrent respectivement les 
pronoms simples et les nominaux. 
 
 

SINGULIER PLURIEL 

1ère  2e  3e +A 3e -A 1ère  2e  3e +A  3e -A 

m  h h b  b  

ma waa hr hr ba aa br wr 

 
Tableau 2 
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 Quant à elle, elle a cassé la calebasse. 

Litt: Elle, elle a cassé la calebasse. 

L’argument but (avec objet direct ou indirecte) comme RC est repris, sous sa forme 

pronominale6 correspondante. En l’occurrence , dans l’exemple (10.). 

10. oko r, j n v  

 calebasse Déf. femme Déf. Acc.+casser O 

 La calebasse, la femme l’a cassée. 

 

Les formes pronominales7 de reprise qui impliquent l’objet indirect, possèdent une 

structure CV(CV).  

                                                      
6 Les pronoms objets 1ère, 2e SG et PL présentent des formes identiques. Les 3e SG et PL se 
répartissent en deux formes symétriques établies par les propriétés +animé / -animé. La troisième 
ligne porte les pronoms sujets ; la quatrième présente les pronoms objets correspondants. 

SINGULIER PLURIEL 

1ère  2e  3e +A 3e -A 1ère  2e  3e +A 3e -A 

m  h h b  b  

m  l, j,  
w, r 

, ,k b  b  

 
Tableau 3 

 
7 On peut observer que les pronoms sujets du koulango (Cf. Tableau 4), qui se résument à une 
voyelle, deviennent CV, résultat d’un processus phonologique. En fonction d’objet, les pronoms 
à structure V prennent la structure CV ; avec une consonne C partageant le même lieu 
d’articulation que la voyelle:  devient w et  devient . Ainsi la forme  devenue w assimile 
le -r en lui imposant son timbre et sa nasale: w-r devient wr. La forme wr demeure 
chez d’autres locuteurs. La structure CV finale est représentée par la forme -r pouvant être glosée 
par « avec ».  

SINGULIER PLURIEL 

1ère  2e  3e +A 3e -A 1ère  2e  3e +A 3e -A 

m  h h b  b  

m-r -r h-r h-r b-r -r b-r -r 

 
Tableau 4 
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11. oko r, j n j h  r 

 calebasse Déf. femme Déf. Acc.+casser O avec 

 La calebasse, la femme l’a apportée. 

Litt: La calebasse, la femme est venue avec. 

 

S’agissant du prédicat verbal, la forme nominale du verbe ou le déverbal8, assumant 

le rôle de RC, est obligatoirement repris dans la RP sous sa forme verbale et en tant 

que prédicat (12.). 

 

12. v jr n v oko r 

 casser+CL femme Déf. Acc.+casser calebasse Déf. 

 S’il s’agit de casser, la femme a cassé la calebasse. 

Litt: Casser, la femme a cassé la calebasse. 

 

Le RC peut n’avoir aucune fonction dans la RP. Dans ce cas, il n’est pas repris. C’est 

notamment l’exemple du circonstant et de certaines constructions particulières 

incluant un RC. 

Lorsque le RC est un circonstant, théoriquement la question de reprise de la RP ne 

devrait pas se poser. Pour la simple raison que le circonstant ne fait pas partie des 

termes constitutifs de la RP et également parce qu’il est par définition un RC. 

 

13. br br br jr n v oko r 

 doucement femme Déf. Acc.+casser calebasse Déf. 

 Doucement, la femme a cassé la calebasse. 

                                                      
8 Dans l’ensemble, tout verbe de la langue est susceptible de prendre une forme nominale. La 
construction de ce déverbal se fait en adjoignant un suffixe, reconnu comme un suffixe de classe 
nominale, à un verbe. Ces suffixes possédent des formes différentes [, k, , , kp etc.], 
mais ils jouent le même rôle. Par ailleurs, le critère de sélection du suffixe, pour chaque verbe, 
n’est pas établi.  
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Tout comme les circonstants, des constructions particulières d’énoncés impliquant 

un RC se font sans lien fonctionnel en rapport avec les arguments. Cette rupture se 

traduit par l’absence dans la RP d’un terme qui rappelle le RC. 

  

14. hr jr n, jeo ks b 

 cette femme Déf. Dieu ACC.+bénir nous 

 Cette femme-là, que Dieu nous en9 garde. 

 

3. Les marqueurs sollicités 

La construction du repère constitutif n’entraîne pas de marqueurs spécifiques. Elle 

emprunte divers marqueurs notamment ceux des opérations de fléchage, de 

l’interrogation et de l’assertion fictive. 

 

3.1. Le marqueur n10 

Il traduit: « la chose en question », « ce dont il est question », etc. En (15) n rappelle 

que la conversation porte sur le RC qu’il définit. Il s’agit d’une certaine jr 
« femme ». 

15. jr n, h j b t r 

 femme Déf. elle Acc.+voir son papier Déf. 

 La femme (en question), elle est réussie à son examen. 

                                                      
9 Dans cet exemple (14), si en français en marque cette reprise, en koulango le RC n’est pas 
formellement exprimé dans la RP. 
10 Le fléchage du nom avec l’article défini se fait avec des marques formelles déterminées à la fois 
par le trait sémantique +animé et -animé et le couple du nombre singulier et pluriel. Ils renvoient 
aux gloses suivantes: « la chose en question, ce dont les interlocuteurs ont connaissance ou ce dont 
ils ont parlé ». La présentation, de ces marqueurs, est indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 +animé -animé 

Singulier  

Pluriel  

 
Tableau 5 
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Le sens de n peut se renforcer si ce marqueur s’associe à un autre.  

- n+« X même en question »; 

n+« ce X en question »; 

- n+« en tout cas »; 

- n++ « X là même ». 

 

3.2. Le marqueur11 h

Le flécheur peut traduire le démonstratif. Il est manifeste lors d’un fléchage 

situationnel, c’est-à-dire hors du discours. Il marque en général la proximité et peut 

être glosé par « ce X ». Le marqueur hdans l’exemple (16) montre que « cette 

femme » à laquelle les interlocuteurs font allusion, est montrée par désignation dans 

la situation de communication. 

16. jr  h j b t r 

 femme ce elle Acc.+voir son papier Déf. 

 Cette femme, elle est réussie à son examen. 

Ce marqueur peut se combiner avec d’autres comme suit: 

- h+ « ce X en tout cas »; 

- h+ « ce X aussi »; 

- h+ « ce X même ». 

 

 

                                                      
11 Il existe deux marqueurs doublés du SG et du PL: 

  

  

  

Tableau 6 
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3.3. Le marqueur hr

Le marqueur hr véhicule le sens de « en ce qui concerne X ». Il exprime une idée 

de sélection par opposition. Il marque aussi bien un nom propre de personne (17) 

qu’un nom commun. Dans le second cas, il est associé du flécheur défini n pour 

exprimer le spécifique (18.) et utilisé seul pour le sens du générique (19.). 

17. badu hr h j b t r 

 Badou lui il Acc.+voir son papier Déf. 

 En ce qui concerne Badou, il est réussi à son examen. 

 

18. jr n hr h j b t r 

 femme Déf. elle elle Acc.+voir son papier Déf. 

 En ce qui concerne la femme, elle est réussie à son examen 

19. jr hr b mo d 

 femme elle son voir Acc. + être doux 

 En ce qui concerne la femme (en général), elle est généreuse. 

  

Des combinaisons avec ce marqueur: 

- hr+  “En ce qui concerne X en tout cas”; 

- hr+ “En ce qui concerne ce X là”; 

- hr+  “En ce qui concerne X aussi”

- hr+ “En ce qui concerne X même” 

 

3.4. 

Ce marqueur exprime l’insistance. Il peut être rattaché au nom propre ou au nom 

commun de chose. Avec ce dernier, il se comporte comme le marqueur hr: il 

exprime le spécifique lorsqu’il est associé au marqueur du défini (20.) ; en revanche, 
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lorsqu’il est employé seul et directement relié au nom, il véhicule le sens du 

générique (21.).  

20. jr n  h j b t r 

 femme Déf. en tout cas elle Acc.+voir son papier Déf. 

 La femme en tout cas, elle est réussie à son examen. 

 

21. jr hr, b mo d 

 femme elle son voir Acc. + être doux 

 La femme (en général) en tout cas, elle est généreuse. 

3.5. m 

Dans les mêmes conditions que le marqueur hr, les valeurs du spécifique et du 

générique sont également exprimées avec m en plus de l’insistance. 

 

22. jr n  h j b t r 

 femme Déf. même elle Acc.+voir son papier Déf. 

 Même la femme, elle est réussie à son examen. 

 

3.6. Le marqueur du fictif 

Lorsque le RC est une hypothèse, il correspond à une subordonnée introduisant la 

suivante, la relation prédicative. L’hypothèse est caractérisée par la marque m 
« si » placée en début de la proposition. 

 

23. m jr h l 

 si femme Dém. être 

 S’il s’agit de cette femme,  
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23. (suite) l ma  h   

 alors je+Nég. connaitre+Acc. son affaire Nég. 

 alors je n’en sais rien. 

 

3.7. Le marqueur de l’interrogation 

L’interrogation totale, celle qui porte sur l’ensemble de l’énoncé et qui appelle à une 

réponse par oui ou par non, est marquée par l’allongement de la dernière voyelle du 

terme final de l’énoncé interrogatif (24). 

 

24. oko r  kaa , 

 calebasse Déf. tu+Inac. parler+Interro. 

 La calebasse, dis-tu ? 

 

24. (suite) j n v  

 femme Déf. Acc.+casser Pro. O 

 la femme l’a cassée. 

 

Quant à l’interrogation partielle, celle qui porte sur un terme de l’énoncé, elle se 

manifeste par un pronom interrogatif dont la position est établie par des règles12 (25). 

 

25. oko ak, j n v  

 calebasse quelle femme Déf. Acc.+casser Pro. O 

 Quelle calebasse ? La femme l’a cassée. 

 

                                                      
12 Les détails de ces règles ne seront pas évoqués dans le cadre cette étude. 
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Conclusion 

Le repérage constitutif consiste à construire un énoncé en posant le RC, et en faisant 

suivre la relation prédicative. Cette position vaut au RC d’être mis en relief dans la 

mesure où la relation prédicative n’existe que pour le commenter.  

La démarcation entre le RC et la RP dans l’énoncé favorise principalement trois 

implications constantes en koulango. D’abord, une pause prosodique limite le RC et 

la RP. Ensuite, cette pause suppose une autonomisation du RC. Parmi les termes 

susceptibles de posséder cette aptitude, on compte le nominal dans la catégorie 

lexicale ainsi que le prédicat non-verbal et verbal dans la catégorie syntaxique. Enfin, 

le RC peut avoir une fonction syntaxique indirecte: par identification à un argument 

de la RP. Cette fonction est matérialisée par une saturation de la RP, sous forme de 

pronom anaphorique pour les termes en fonction de sujet et d’objet, avec une 

répétition du radical verbal pour le prédicat verbal. Seul, le circonstant est exempt 

du processus de saturation pour une double raison essentiellement: il n’est pas 

compté parmi les termes de la RP et il est par excellence et par définition un RC.  

Le repérage constitutif peut ou non être associé à un marqueur. Quand il est affecté 

d’un marqueur, les valeurs d’opposition, d’insistance ou d’addition sont notamment 

exprimées.  
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