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Résumé 

Comment la complétude du sens se développe-t-elle dans les différents champs linguistiques arabes ?  

Pour répondre à cette question, nous avons étudié sa portée, dans le patrimoine classique arabe et dans 

les dictionnaires et la linguistique française, tant sur la structure syntaxique sémantisme perfectif que sur l’aspect 

sémantique que cette notion évoque. La méthodologie utilisée pour traiter cette question nous l’avons appliquée 

dans différents champs de la linguistique arabe. Elle repose sur la détermination d’une structure ou d’un sens 

infaillible résultant d’une étude logique. Le procédé, pour définir la notion de sens perfectif, a suivi des étapes, 

pour atteindre le but final, celui de dégager l’élément essentiel qui met en exergue la complétude du sens. La 

particularité de chaque application de complétude du sens se distingue par la spécificité des champs 

linguistiques, mais cela n’enlève rien à la conception majeur de cette notion. 

Mots clés  :  

Complétude du sens, champs linguistiques arabes, champ phonétique, champ morphologique, champ 

syntaxique, niveau contextuel.  

 

Abstract 

How does the apophasis evolve in the different Arabic linguistic fields ? 

To answer this question, we have studied its relevance, in classical Arabic heritage, in dictionaries and 

in the French linguistic, both on the perfective semantism syntactic structure and on the semantic aspect that this 

concept recalls. The methodology used to deal with this issue has been applied in different fields of Arabic 

linguistics. It is based on the establishment of an infallible structure or meaning resulting from a logical study. 

The process of defining the concept of perfective meaning has been conducted through stages, to reach the final 

goal, which is to identify the essential element that emphasizes the apophasis. Although the specifity of each 

apophasis application is distinguished by the nature of its linguistic fields, the main structure of this concept is 

not biased. 

Keywords : 

Apophasis, arabic linguistic fields, phonetic field, morphological field, syntactic field, contextual level. 
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ـــخ

 
ــتـ ـس   : م 

 
َ
 يْ ه

َ
  ًُ ىِ مْ ًُ  ف

َ
خِمَالِهِ أ

ْ
ػْجَى أو اه

َ
مَامِ الم

ْ
 خَ ًَ  نْ لإج

َ
ٌِ  خخلفِ في مُ  زَ ى  ؼ   الحُلُى

 
 الل
َ
 ؟ تي  بِ سَ ت الػَ ٍ  ىِ غ

ـــوللإحاب  را الــــه ًــــغ تِ ــــ
 
 اــــــظَ د

ُ
 ؤ

ُ
 هِ  تِ ــــــا بدزاطىَ ــــــمْ ـــٌ، ك

َ
ـــؼ ـــاكِ ــ ـــ ــىمِــــــــيّ  هِ ـــ

ُ
ــفْــهـــ

َ
  يّ بِ سَ ــــــالػَ  ارِ سَ ــــفي الخ  الم

َ
 الى
َ

ـــيىِ طِ لا   يّ ــ
َ
ـــوفي الل يع امِ ىَ ـــ

 ِ
ّ
 سَ اث الفَ ي  اهِ ظَ والل

ْ
فاجل ــــالهيى فيت، طىاء ي  ـــــظِ و عْجَمِيّ بخػسٍ

ُ
مْ في زَبْؼِ تــــسٍِحَ الص  ه ـــــالم

َ
ـــ، أ ـــ  ــ

َ
ظ سِيّ بالىِّ

َ
ظ كِيـــــهِ الى  م ـــامِ الاصؼلاحِيّ الد 

 
َ
ل ًَ  ه، وَمَا ـــــؼ فيـــــالري 

ُ
 هره الفِ  هُ يرُ ثِ ج

ْ
  يّ ىِ حْ الى  في الجاهِب سة ى

 
 ب الدِّ اهِ الجَ  ىوغل يّ يبِ هِ رْ الت

ُ
 بِّ لالي. وكد ػ

َ
 ل

ُ
 خَ ظْ ذ المىهجيت الم

ْ
ت مَ دَ خ

  تــــلمػالج
َ
ــــظ ظْخَ مً  تـــــمخخلف الاثٍ ــــت في مجَ ــــلأره المظـــــــهىَاهِس ــ

ُ
اثِ ــــالم ٍَ ِ ىَ

ّ
خــأمِّ ــــحيت. ي  ــــــبِ سَ الػَ ت ي  اهِ ظَ الل

ُ
 ئِن  الم

ُ
ىِيّ ـــــث

َ
غ
 
زْضِ الل لَ في الد 

ظَؼُ في شِمٍّ هبيرٍ مى
ْ
خ ًَ جِدُهُ  ًَ ـــه لِىظسٍــــــالػَسَبِيّ  ــ خْمِيم اــ

َ
ام اللغىيّ الػسبيّ، وبَيَان ئمياهاث ت "ج

َ
ظ ىَطِيلتٍ مً وطائلِ الىِّ

َ
ػَاوِي" و

َ
لم

 
َ
ظ  ـــــهرا الىِّ

َ
ػَ ــــــام في اِلإبَاه

َ
لاليّ في الحُلُ ــــــت غً الم بَت في الىطىح الدِّ

ْ
غ مُىض، واطْترفـــــاوِي، والس 

ُ
مُ فيها الغ

 
ل
َ
خَخ ًَ ت التي  ٌِ اللغىٍّ اد ــــى

ىاهِس 
 
بِيليّت في المظخبػع الظ

ْ
ؼ حــــالخ   ـــىي الصّىحيّ والصّسفيّ والى 

َ
 ئلى الغ

ً
يَاقيّ ؛ وُصُىلا ًَ ـــــىيّ الترهيبيّ والظِّ سَضِ الأطَاس يّ مِ

 
َ
غ
 
ـــالل  ـــىمًا، وهى غمُ تِ غُ ــ

َ
ل
َ

لا  ـــــسض الدِّ
َ
صَائِصِ ــــــت غلى الحَل

َ
ـــائِم بِخ ل  حليــــسوق التي ججػـــي غليها ؛ أي بالفُ ــــهَا التي  هــ

ُ
ت ـــلتٍ هُىٍّ ـــــل و

 ًَ صَة بَادِ ًِ  ت.ــــمُخَمَا

 

 : الكلمات الفتاحية

خْمِيم 
َ
مَام/ج

ْ
ػْجَى ئِج

َ
ت ،الم ىٍِ 

َ
غ
 
ت الحُلُىٌ الل حْىِيّ، ، الػَسَبِي 

 
سْفِيّ، المظخىي الـىــ ىحيّ، المظخىي الص  المظخىي المظخىي الص 

يَاقِيّ.   الظِّ
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                                                      SYSTÈME DE TRANSCRIPTION 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Les voyelles longues sont notées : ā, ī, ū. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hamza ء ’

b ب bā’ 

t ت tā’ 

ṯ ث ṯā’ 

Ê ج Êīm 

ḥ  ح ḥā’ 

ḫ  خ ḫā’ 

d د dāl 

ḏ ذ ḏāl 

r ر rā’ 

z ز zāy 

s س sīn 

š ش šīn 

ṣ  ص ṣād 

ḍ  ض ḍād 

ṭ  ط ṭā’ 

ẓ  ظ ẓā’ 

c ع c
ayn 

ġ  غ ġayn 

f ف fā’ 

q  ق qāf 

k ك kāf 

l ل lām 

m م mīm 

n ن nūn 

h هـ hā’ 

w و wāw 

y ي yā’ 
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1. Notion de la complétude du sens  

 

1.1’Itmām ’al-ma
c
nā dans le patrimoine classique arabe 

 

Dans le patrimoine classique arabe, la notion d’itmām ’al-ma
c
nā (= "complétude du sens") est débattue 

à divers niveaux et degré de la sémantique. Nous reposons notre analyse sur les dictionnaires anciens arabes 

comme ’aÒ-ÑiÎāÎ d’al-Éawhariyy ou Lisān ’al-
c
arab d’Ibn ManÛūr. Cette analyse sémantique concernant la 

notion de complétude du sens ne se limite pas uniquement à ces dictionnaires que nous venons de cités mais va 

s’étendre aux manuels de grammaire et de rhétorique, nous citons à titre d’exemple ’al-’ĪÃāÎ fī 
c
ulūmi-l-balāÈah 

d’al-Qazwīniyy et le KitābuÒ-Ñinā
c
atayn d’Abū Hilāl ’al-

c
Askariyy pour la rhétorique et pour la grammaire 

’AwÃaÎ ’al-masālik d’Ibn Hišām. La problématique qui se pose retourne d’une difficulté à cerner la consistance 

de la sémantique correspondante à cette notion de sens fini, total, où rien ne peut être ajouté. Afin d’arriver à 

démontrer une approche satisfaisante dans ce domaine, nous utilisons logiquement les livres idiomatiques et 

conventionnels, comme par exemple ’al-Kulliyyāt d’al-Kafawiyy et Kaššāf ’isÔilāÎāt ’al-funūn d’at-Tahānawī. 

Notre analyse a suivi un ordre logique en partant des lexiques (dictionnaires) vers la terminologie (livres 

idiomatiques et conventionnels) pour enfin se lancer dans la rhétorique et dans la grammaire. Nous suivons, 

ainsi, une démarche du micro-texte vers le macro-texte. 

 

1.1.1 Dans les dictionnaires arabes  
 

’al-Éawhariyy écrit : 

 وَ ]...[  »
َ
 أ
َ
ذْ أًامُ حَمْ م  ج م 

َ
، ئذا ج  مَ امٍ وجِ خَمَ ا. وولدثْ لِخَمامٍ وجِمامٍ، ووُلِدَ المىلىد لِ هَ لِ ذ الحُبْلى فهي مُخِمٌّ

َ
م  ليلت

َ
مامٌ وجِمامٌ، ئذا ج

َ
امٍ. وكمسٌ ج

ٌُ ليلتٍ في الظىتمَ البدز. وليل الخِّ    . « امِ مىظىز لا غير، وهى أػى

(’al-Éawhariyy, ’aÒ-ÑiÎāÎ tāÊ ’al-luÈah wa ÒiÎāÎ ’al-
c
arabiyyah, tome 5, pp. 1877-1878.)  

 

Dans le ’aÒ-ÑiÎāÎ d’al-Éawhariyy, la notion sémantisme perfectif est illustré par la métaphore de la 

femme enceinte qui arrive au terme de sa grossesse. Mais ’al-Éawhariyy en regard de ce qui a été rapporté (voir 

ci-dessous) dans le Lisān ’al-
c
arab concernant la fatÎah (= "prononcé en a") sur le tā’ du mot tamām, il propose 

une variante par la kasrah (= "le son de la voyelle i") de sorte que l’on ait timām. Il illustre cette variante au 

travers de plusieurs exemples. Nous retiendrons l’exemple de la nuit complète et de la nuit complète la plus 

longue. Chez ’al-Éawhariyy, la notion de sémantisme perfectif est très prononcée avec la variante de la voyelle. 

 

’Ibn ManÛūr ajoute le commentaire suivant dans son Lisān ’al-
c
arab :  

ٌَ الفازس ي  : » م  به. كا
َ
خُهُ : مَا ج خِم 

َ
مَامَخُهُ، وج

َ
يءِ، وج

 
مَامُ الش 

َ
م   ج

َ
م  الش يءَ، وَج

َ
ج
َ
دٍ. وَأ حْىِيه غً أبي شٍَْ ًَ م  بِهِ، بالفَخْحِ لا غير، 

َ
مَامُ الش يءِ مَا ج

َ
ج

مَامِ  مَا وصف هلامه بالخ  ًُ الأزير : ئِه  ٌَ اب اث". كا ام   بيلماثِ اِلله الخ 
ُ
غُىذ

َ
ا. وفي الحدًث : "أ

ًّ
امــ

َ
هُ ج

َ
نْ ًيىن بِهِ : حَػَل

َ
هُ لا ًجىشُ أ ًْ هلامه  ؛ أنه  في ش يءٍ مِ

ًَ ال  ذ بها وجحفظه مِ خَػَىِّ
ُ
هَا جىفؼ الم ن 

َ
مَام" هَهُىَا أ اضِ. وكِيلَ : مػجى "الخ  لْصٌ، أو غَيْبٌ هما ًيىنُ في هلامِ الى 

َ
فِيه. وفي حدًثِ الأذان : ه

ْ
ى
َ
اثِ وج

َ
ف

ت،  ام  غْىة الخ  مَامِ ؛ أن[...]"اللهم  زب  هره الد  مَام "، وَصّفَهَا بالخ  مَاٌ والخ 
َ
ظْخَحِم  صِفَت الى ٌَ دْعَى بها ئلى غِبَادجِهِ، وذلً هى الري  سُ اِلله، وٍُ

ْ
هَا ذِه  . «ن 

(’Ibn ManÛūr, Lisān ’al-
c
arab, tome 12, p. 67.)  
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Dans Lisān ’al-
c
arab d’Ibn ManÛūr, il existe trois formes d’expression pour définir la notion de 

sémantisme perfectif : tamāmuš-šay’i, tamāmatuhu, tatimmatuhu (= "ce qui complète"). ’al-Fārissiyy dit : le mot 

tamām signifie ce qui complète est prononcé avec uniquement la fatÎah (= "prononcé en a") sur le tā’ (= "la 

lettre t"), ces propos sont  rapportés par ’Abī Zayd. Les expressions ’atamma ’aš-šay’a et tamma bihi ont pour 

sens complet, achevé. Dans les hadiths prophétiques : par les paroles de Dieu complètes je demande protection. 

’Ibn ’al-’A×īr dit : pour le prophète ses paroles sont complètes parce qu’elles ne sont ni diminuées ni 

défectueuses comme cela est le cas dans le discours des gens. On dit que la signification de tamām dans le 

contexte religieux qu’elle est bénéfique pour celui qui l’utilise car elle le protège de la nuisance et elle est 

suffisante. Dans le hadith de l’appel à la prière : Oh seigneur de cette invocation complète […] il l’a décrit par 

complète parce qu’elle est une invocation divine. Et c’est ce qui mérite un caractère parfait et complet
1
. 

 

 1.1.2 Dans les ouvrages de terminologie et définitions idiomatiques et conventionnelles  

 

’al-’AÒfahānī explique dans l’analyse du lexème tamām : 

اكِص ما ًحخ » مام الش يءِ اهتهاؤه ئلى حَدٍّ لا ًحخاجُ ئلى ش يءٍ خازج غىه، والى 
َ
ــج لَاٌ ذلً للمػدود والممظىح، ــــ اج ئلى ش يءٍ خازج غىه، وٍُ

ــجل . كـــاٌ ى ـــ امٌّ
َ
، وليـــــلٌ ج  ﴿: ٌ غددٌ جامٌّ

َ
ــوَج لِ ــــم  ـ

َ
ًَ ذ و  زَبِّ

ُ
ىزِهِ ـــــــواُلله مُخِ ﴿[، 115]الأوػام/ ﴾مَت

ُ
ــــ]الص   ﴾م  ه /ـ

ّ
خَ ﴿[، 8ف

َ
سٍ ف

ْ
مَمْىَاهَا بِػَش

ْ
ج
َ
هِ ــــوَأ  ﴾م  مِيلَاثُ زَبِّ

غْسَاف/
َ
 . «[ 142]الأ

(’al-’AÒfahānī, ’al-Mufradāt fī Èarīb ’al-qur’ān, p. 861.)  

 

Tamāmuš-šay’i selon ’al-’AÒfahānī, est une chose complète achevé qui est finie et n’a pas besoin 

d’extension, à contrario, l’incomplet a besoin d’une extension. On dit cela pour les numératifs des unités et les 

mesures de longueur ou de superficie. Tu dis un nombre entier et une nuit entière. Dans le coran : "Watammat 

kalimatu rabbika"
2
 (= "Et le verbe de ton Seigneur s’est accompli")

3
, "Wal-Lāhu mutimmu nūrihi"

4
 (= "Et Dieu 

accomplira Sa lumière")
5
, et "Wa’atmamnāhā bi

c
ašr

in
 fatamma miqātu rabbihi"

6
, (= "Et Nous les 

complétâmes par dix")
7
. 

 

’al-Kafawiyy donne la marque distinctive entre tatmīm et takmīl lorsqu’il dit : 

 

يَان فِي الى  : هُ  يممِ خْ الخ   »
ْ
ج ِ
ْ

 ىَ غبازَة غًَ الإ
ْ
لِمَتٍ  مِ ظ

َ
و الىثر بِي

َ
  أ

َ
مِ  ًَ ا مِ هَ تَ حْ سَ ئِذا ػ

َ
لا

َ
ى
ْ
  ال

َ
ب فِي سْ : طَ  مَػْىَاهُ، وَهُىَ غلى طَسْبَيْنِ  ًُ ظْ حُ  صَ لَ ه

ػَاوِي وَطَ 
ْ
فَاظسْ الم

ْ
ل
َ ْ
  ،ب فِي الأ

َ
ػَاوِي هُىَ ج

ْ
رِي فِي الم

 
 مِ خْ وَال

َ ْ
رِي فِي الأ

 
ػْجى، وَال

َ ْ
 يم الم

َ
فَاظ هُىَ ج

ْ
ت وَاِلاحْخِيَاغمِ خْ ل

َ
غ
َ
مُبَال

ْ
جِيء لل ٍَ ىَشْن، وَ

ْ
ًَ مِ خْ والخ  . يم ال غلى  دُ سِ يم 

 
َ
اكِص ف  والخ  ، هُ مُ مِّ خَ يُ الى 

ْ
ًَ مِ ى ام فيىمله دُ سِ يل  ػْجى الخ 

َ ْ
مام، والخ   ؛ غلى الم مس شَائِد غلى الخ 

َ
مَاٌ أ

َ
ى
ْ
 ال

ْ
لَابِ مَ ئِذ ًُ لْصَانَ  لُ ام 

ُ
صْل، وا ه

َ
 الأ

َ
ابِ مَ لى

َ
ؼ ًُ  مُ اٌ 

لْصَانَ 
ُ
مَ  ه

َ
ىَصْف بػد ج

ْ
ى امِ ال

َ
ػَال

َ
ىْله ح

َ
انَ ك

َ
ا و

َ
صْل، وَلِهَر

َ
ًَ غَ  الأ

ْ
 : ﴿جِل

ْ
ت﴾ش

َ
امِل

َ
ن  [ 196]البلسة/ سَة و

َ
ت(، أِن ام 

َ
مَ  أحظً مً )ج ػَ  ًَ مِ  امَ الخ 

ْ
م، لِ كد غُ  دَدِ ال

لْص فِي صفاتها مَا احْخِمَاٌ الى  مَاٌ يلَ وَكِ . وَئِه 
َ
ى
ْ
  لِاحْخِمَاعِ  : اطْمٌ  : ال

َ
ىْصُىف، والخ   اضِ ػَ بْ أ

َ ْ
ىْصُىف ءِ صْ : اطْم للجُ  اممَ الم

َ ْ
رِي ًخم بِهِ الم

 
 . ال

َ
:  مّ غلى أمسهوَج

مْظَ 
َ
 ـــــأ

َ
 اهُ وأ
َ
 ، هُ م  ج

َ
مْ وَج

َ
ــــمّ غلى أ ي أمظ نَ سِ ــ

َ
ــجِ  »ه وَمِىْه حَدًِث ـــــ: أ ـــ اء وَفخ 8«  غلى صىمً م  ـــ ظْس الخ 

َ
مســــــبِى

َ ْ
ت الأ

َ
دّدَة غلى صِيغ

َ
ش
ُ ْ
يم الم ِ

ْ
 .« ح الم

 (’al-Kafawiyy,’al-Kulliyyāt Mu
c
Êam fil-muÒÔalaÎāt wal-furūq’al-luÈawiyyah, p. 296.)  
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’al-Kafawiyy présente, dans son ouvrage ’al-Kulliyyāt, relatant la différence entre tatmīm et takmīl. La 

notion de tatmīm pour ’al-Kafawiyy est liée à une expression qui perd un de ces mots de sorte que le sens est 

erroné. Cette conception se divise en deux l’une se rapportant au sens et l’autre à l’énoncé. Ainsi, le concept lié 

au sens correspond au tatmīm ’al-ma
c
nā et celui lié à l’énoncé retourne du tatmīm ’al-wazn (la forme syntaxique 

complète) cela indique respectivement l’exagération et la précaution. Le tatmīm (= "prétérition")

 se réalise 

lorsqu’il existe un manque alors que le takmīl (= "prolixité")

 complète le sens de sorte à ce qu’il n’y ait pas de 

faille. Le takmīl a plus la fonction de rassembler en détails toutes les caractéristiques de l’élément décrit tandis 

que le tatmīm ne se préoccupe que de complète un élément parmi ceux qui composent l’ensemble. 

’at-Tahānawī
9
 et ’aÊ-ÉurÊāniyy

10
 sont en parallèles avec ’al-Kafawiyy concernant la notion de tatmīm 

et takmīl et de la différence qui les caractérises. 

 

1.1.3 Dans les ouvrages de rhétorique  

 

À propos du tatmīm ’al-ma
c
nā (= "prétérition") chez ’al-Qazwīniyy correspond à un ajout qui n’a pas la 

subtilité d’éviter l’extrapolation mais dont la fonction est de compléter le sens. Lorsqu’il écrit : 

خْمِيم المػجى :  »
َ
  ىَ هُ وَ ج

َ
 إْ ًُ  نْ أ

َ
 ح

َ
 ى في ه
َ

ًُ  مٍ لا  خِ  مُ ىهِ لا 
َ

 لا
َ
ػامَ غَلى : ﴿وَ  بفظله جفيد هىخت، والمبالغت في كىله حػالى الملصىدِ  ف

 
ػِمُىنَ الؼ

ْ
ؼ ٍُ

هِ﴾ ]الإوظان/   .« والظمير للؼػام أي مؼ اشتهائه والحاحت ئليه ،هِ بِّ [ ، أي مؼ حُ 8حُبِّ

 (’al-Qazwīniyy, ’al-’ĪÃāÎ fī 
c
ulūmi-l-balāÈah, vol. 3, pp. 212-214.)  

 

Comme l’a expliqué ’Abū Hilāl ’al-
c
Askariyy, dans son chapitre dix-neuf de son ouvrage Kitāb ’aÒ-

Ñinā
c
atayn, dans lequel il examine la question se rapportant à la notion de tatmīm/takmīl ’al-ma

c
nā : 

 جرهسه »
 

ا ًيىنُ فيه جىهيده ئلا
ً
ىزِدُهُ، أو لفظ

ُ
 ج

 
ادز مػجى ًيىن فيه جمامه ئلا

َ
غ
ُ
ًْ غَمِلَ صَالِحًا ﴿كىله حػالى :  ، ومىه لا ح وْ مَ

َ
سٍ أ

َ
ه
َ
ًْ ذ مِ

 
ً
بَت يِّ

َ
 ػ

ً
هُ حَيَاة ىُحْيِيَى 

َ
ل
َ
ًٌ ف ى وَهُىَ مُإْمِ

َ
ث
ْ
ه
ُ
حْل/ ﴾أ ًٌ ﴿[، فبلىله حػالى : 97]الى  م  المػجى ﴾وَهُىَ مُإْمِ

َ
 .    « ج

(’Abū Hilāl ’al-
c
Askariyy, Kitāb ’aÒ-Ñinā

c
atayn, p. 389.)  

 

Tatmīm ’al-ma
c
nā est un ajout qui permet d’atteindre une sémantique parfaite, dont chaque élément ne 

peut se passer l’un de l’autre dans une même structure syntaxique
11

. 

 

1.1.4 Dans les ouvrages de grammaires  

 

’Ibn Hišām explique ’itmām ’al-ma
c
nā (= "complétude du sens") en ces termes :  

 خَ ظْ فػاٌ جامت، أي مُ كد حظخػمل هره الأ  »
ْ
و غُظْسَة﴾  ت بمسفىغها، هحىيَ ىِ غ

ُ
انَ ذ

َ
ذو غظسة،  حصلَ  : وئنْ  ، أي[280]البلسة/: ﴿وَئِنْ و

صْبِحُىن﴾ 
ُ
مْظُىنَ وَحِينَ ج

ُ
ِ حِينَ ج

 
ظُبْحَانَ اللَّ

َ
وم/﴿ف   ، أي[17]الس 

َ
 دْ : حين ج

ُ
 خ
ُ
ًَ فِيهَا مَ ل الِدًِ

َ
ا دَامَذِ ىن في المظاء وحين جدخلىن في الصباح، ﴿خ

زْضُ﴾ 
َ ْ
مَاوَاثُ وَالأ حْىِيّ بلىله : «]...[  ،ذْ يَ لِ ا بَ ـــ: مَ  ، أي[107]هىد/الظ  مِ الى 

ْ
مُ غلى هرا الحُى ِ

ّ
ػَل ٌُ م  

ُ
 هرا ما ازجظاه ابً مالً مُ  ». ز

َ
ا برلً فً الِ خ

ه وحمهىز الىحاة، حيث غَ   ام مً الأفػاٌ ما اهخفى بمسفىغه، في الخ   د  طيبىٍ
 
  ام  م  إث

 
 ع  ال

 
 مْ الأطاس ي للجُ  ىن

َ
مً  ت، بيىما ًسي طيبىٍه وهثيرٌ ل

ين  «. : دلالتها غلى الحدر المليد والصمان مػا : أن مػجى وىنها جامت البصسٍ

(’Ibn Hišām, ’AwÃaÎ ’al-masālik ’ilā ’alfiyyat ’Ibn Mālik, vol. 1, p. 247.)  
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Les grammairiens arabes ont utilisée l’expression ’itmām ’al-ma
c
nā non pas tatmīm ’al-ma

c
nā

12
 que les 

rhétoriciens ont employé. Les grammairiens arabes s’accordent à dire que ’itmām ’al-ma
c
nā développe la notion 

de complétude du sens. Dans ce cas l’exemple syntaxique de kāna et ses analogues montre comment une 

structure phraséologique passe d’une étape où elle est non finie à une étape de structure compète.   

Selon ’Ibn Hišām
13

, la complétude du sens grammatical est un concept établi pour accomplir la 

constitution de la base essentielle de sens de la phrase. Cette complétude du sens figure dans l’utilisation de 

verbes kāna et ses analogues lorsqu’ils sont complets. Il importe de dire qu’Ibn Mālik interprète le verbe kāna 

complet quand il suffit à son sujet de compléter le sens principal de la phrase. Tandis que Sībāwayhi et la 

majorité de baÒrītes limitent le sens de la complétude de kāna lorsqu’il indique l’action restreinte dans le temps.  

Les grammairiens arabes ont utilisée l’expression ’itmām ’al-ma
c
nā qui signifie parfois muÌtaÒÒ          

(= "spécifié"). Selon ’AÎmad 
c
Abd ’al-

c
AaÛīm le non spécifié indique incomplet

14
.  

Dans ’al-MuÒÔalaÎ ’an-naÎwiyy dirāsat
un

 naqdiyyah de ’AÎmad 
c
Abd ’al-

c
AaÛīm, la notion de 

complétude du sens se trouve aussi dans le cadre de l’exception pour indiquer la description de structure et non la 

sémantique du nom bien que celui-ci soit effectif
15

. 

 

 

1.1.5 Récapitulatif  

 

En somme, d’après  les ouvrages du patrimoine classique arabe, nous constatons que dans les divers 

domaines de la linguistique (lexicologie, terminologie, rhétorique et grammaticale) la notion de sémantisme 

perfectif a suscité de multiples analyses (voir 1.2).  Les rhétoriciens utilisent le mot tatmīm et les grammairiens 

arabes le mot ’itmām.  Les deux occurrences ont le même sens celui de parachevé une structure sur le plan 

sémantique et syntaxique. C’est état d’esprit se trouve aussi en terminologie chez ’al-’AÒfahānī  qui considère la 

notion tamām (= "complétude du sens") comme le kamāl (= "prolixité")
16

. Nous remarquerons que dans le 

patrimoine classique arabe la notion de complétude du sens est présente dans le contexte social, culturel 

(lexicologie Lisān ’al-
c
arab, voir 1.1) mais aussi dans la langue (phrase, texte, discours … etc.). De tous ces 

contextes linguistiques du patrimoine classique arabe, il existe une ressemblance de famille
17

. Il existe une 

convergence vers un noyau sémique commun et pas de variante du sens puisque le mot kamāl exprime la 

mubālaÈah (= "prolixité"). Il est important de souligner que l’ensemble de ces contextes n’affluent pas et ne font 

pas varier la notion de complétude du sens. 
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1.2 ’Itmām ’al-ma
c
nā dans les champs linguistiques français 

 

Une structure syntaxique pertinente relève d’une analyse des termes et de leur intensité tension 

sémantique
18

, dans le champ de la finitude. Elle correspond à la capacité de faire en sorte que l’information soit 

complète sans faille possible. L’information est fonction du signe linguistique (signifiant/signifié (ex. audition) 

ou signifié/signifiant (ex. écriture))
19

, qui, dans l’équation Saussurienne, ne laisse pas le signifié inachevé au 

point d’installer le douter et la confusion dans sa conception résultante du signifiant. Notre tâche dès lors est 

double, c’est-à-dire, que dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer cette notion de sens perfectif, 

puis dans un deuxième temps étudier ce concept dans les champs : phonologique, morphologique, syntaxique et 

contextuel. 

Concernant la première phase, nous désirons définir une structure grammaticale expansive pertinente 

sans ambiguïté que la signification soit accomplie dans une mesure sémantique répondant à l’état d’esprit sens 

perfectif, accompli, achever.  L’analyse lexicale de ces différents termes va montrer les nuances sémantiques sur 

le plan de la signification. Le contenu sémantique ou sémantisme
20

 des occurrences est variable sensiblement 

d’une unité lexicale à une autre. Le sémantisme relève d’un caractère sémantique d’un énoncé d’un élément
21

 

linguistique. La sémantique est une partie de la linguistique qui étudie le sens
22

. La relation existante entre ces 

deux acceptions lexicales est l’une sémantique incluse dans l’autre sémantisme. Le dictionnaire de linguistique
23 

et  Linguistique & sciences du langage
24

 donnent la même portion de définition pour la notion de sémantique : 

« On appelle champ sémantique l’aire couverte, dans le domaine de la signification, par un mot ou par un groupe 

de mots de la langue. », nous noterons, que Linguistique & sciences du langage  à la page 423, pour le terme     

« sémantisme », est sur la même ligne que le dictionnaire de la linguistique de Georges Mounin à la page 294. 

Le sémantisme est, par conséquent, l’analyse du sens d’en définir la signification contenu dans l’unité ou les 

unités lexicales.  

L’expansion de cette unité lexicale, telle que nous l’avons analysée sémantiquement, nécessite un terme 

motivé approprié, afin de répondre aux exigences de la démarche de recherche concernant la deuxième phase, à 

savoir, appliquer et analyser son concept, dans les divers domaines cités ci-dessus. En ce sens, le mot 

complément, pour lequel, les dictionnaires sélectionnés donnent à peu près la même définition, pourrait être 

compatible avec l’idée de renforcer la notion de sémantisme. Son acception exprime l’idée d’ajout à un mot ou 

un groupe de mots pour en compléter le sens. Dans ce cas, nous aurions sémantisme complet. Le choix de ce 

terme reste ambiguë de part la définition du terme complétive. D’après le dictionnaire de la linguistique
25

, le mot 

complétive tel qu’il est défini ne soulève pas l’ambiguïté sémantique. Pour étayer sa remarque, le dictionnaire de 

la linguistique s’appuie sur l’exemple qu’il soit venu ne m’étonne guère. Cet exemple possède en effet une 

complétive sujet qui n’absout nullement le doute quant à l’achèvement du sens de cette phrase. En effet, le verbe 

étonner est transitif
26

. La valeur sémantique de notre analyse ci-dessus concernant le mot complément n’est pas 

convaincante elle manque de crédibilité. Cette notion d’absolu, que nous avons esquissé par le mot finitude, au 

tout début de notre discours, trouve plus son caractère d’achèvement par l’emploi de termes comme accompli, 

achevé, perfectif. L’ensemble de ces termes évoque l’idée de perfection d’achèvement que les dictionnaires de 

référence, sélectionnés dans notre bibliographie, s’accordent à définir sur une même ligne. Perfectif est 

synonyme d’accompli
27

. En revanche la substitution est possible puisque les termes accompli, achevé, fini, 

perfectif ont tous une dimension sémantique linéaire et cohérente les uns avec les autres. La constitution de 

l’unité syntaxique finale correspond à une expansion par subordination sémantique
28

.  



 

 ..…LES PHÉNOMÈNES DE LA COMPLÉTUDE DU       7102ديسمبر  –العدد السابع 

309 

Les deux termes, sémantique et sémantisme partage le même graphème séman, ce qui implique une 

monographie extensible
29

. À ce propos, l’extensibilité de ces deux termes joue un rôle sur le plan phonique 

(nombre de syllabes) qui influe sur le sens. Sémantique relève de 4 syllabes (sé/man/ti/que et sémantisme de 5 

syllabes (sé/man/ti/s/me)
30

. Sur le plan de la graphie et de sa structure syllabique les deux termes sont dans un 

contexte de parasynonyme
31

, c’est-à-dire qu’il existe entre eux un noyau sémique. Dans ce cas, la valeur en sens 

est de définir le potentiel sémantique d’une unité la sémantique ou de plusieurs dans une structure de phrase le 

sémantisme. Dans divers contextes comme la lexicologie ou la lexicographie ou encore la structure syntaxique, 

le sémantisme ne varie pas en sens sa stabilité est un atout important. La prétérition serait ainsi une réponse au 

sémantisme perfectif. Cette formule de rhétorique reste ferme dans les limites de son propos elle est 

intransigeante
32

. La variation du contexte structurel n’affecte pas la signification. Le contexte évoque un espace 

dans lequel interagissent des unités à tous les niveaux. Ainsi, le contexte social et linguistique engendre la 

connaissance des relations culturelles et psychologiques entre les acteurs sociaux utilisant la même langue
33

. 

Dans la société culturelle et linguistique, il est question de contexte situationnel ou contexte de situation
34

. 

L’analyse des rapports sociaux, au niveau de la langue, détermine ce contexte et lui donne une charpente 

particulière relative à la qualité de ceux qui pratiquent la langue et la psychologie qui s’en dégage. Le contexte 

nous impose cet effort de rechercher sémantiquement les approches corrélatives entre les éléments impliqués 

dans le champ et de préciser les relations existantes entre eux et les différents modes qui les caractérisent les 

unes vis-à-vis des autres. Dans un environnement plus restreint et propre au fonctionnement syntaxique de la 

langue, la combinaison des unités se suivent dans un contexte verbal. La notion de contextualité
35

 confère au mot 

une valeur un sens concernant la phrase.  

 

1.3 Commentaires d’observation sur la notion d’itmām ’al-ma
c
nā (= "complétude du sens")  

 

Dans le patrimoine classique arabe, les contextes, lexical, terminologique, rhétorique et grammatical ont 

démontré que le terme complétude du sens ou sémantisme perfectif ne subit pas l’influence de l’environnement 

dans lequel il se trouve. La même constatation est observable dans les dictionnaires et la linguistique française 

(voir 1.1 et 1.2).  Une nuance est à apporter ici concernant la contextualité du terme entre micro-texte et macro-

texte. La notion dépasse la structure syntaxique et se plonge dans le texte et le corpus. À ce propos, dans ses 

ouvrages La mesure et le grain et La sémantique interprétative, Rastier soulève la question du contexte vis-à-vis 

du terme. En effet, Un mot ne prend tout son sens que dans son contexte. Cette idée existait déjà chez 
c
Abbās 

Íasan
36

. Suivant les divers contextes, l’approche de la sémantique n’a pas la même notion. Ainsi, dans le 

contexte syntaxique, 
c
Abbās Íasan met en exergue la position du mot isolé et son sens partiel.  Il montre, que ce 

sens partiel n’est qu’une idée non finie, par rapport à ce même mot, lorsqu’il se trouve dans une structure que 

l’on appelle encore complétude du sens (voir 1.1 et 1.2). L’exemple du mot fam (= "bouche") sur lequel il 

s’appuie n’a d’autre portée sémantique que la limite du mot. Mais lorsqu’il se situe dans une structure comme 

’al-fam mufīd
un

 (= "la bouche est utile"), le sens partiel s’associe au sens contextuel pour aboutir à la complétude 

du sens (= "’al-ma
c
nā ’at-tām"). La complétude du sens chez 

c
Abbās Íasan se traduit par la phrase suivant :                  

 
َ
ًَ جَ ػْ الم  الظ   ًُ ظُ حْ ى الري 

ُ
 غَ  ىثُ ي

َ
هِ يْ ل  (= "sens achevé qui n’a pas besoin de rajout"). 
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2. ’Itmām ’al-ma
c
nā (complétude du sens) dans le champ phonétique 

 

La parole est à l’origine de la langue. Ainsi, l’homme s’est exprimé avant d’écrire. À ce sujet, ’al-ÉāÎiÛ 

analyse et définit cette notion de son
37

. Le son, comme le fait remarquer ’al-ÉāÎiÛ dans son ouvrage intitulé ’al-

Bayān wat-tabyīn est l’instrument d’un énoncé que l’on peut décomposer en syllabes organisées. Le mouvement 

de la langue n’a pas de valeur de l’énoncé ni des mesures poétiques ou prosodiques sauf par la production du 

son. ’al-ÉāÎiÛ précise en définissant le son : 

ىْثُ »   الص 
َ
 هى آل

 
 الل

ُ
ًَ هَ ىْ الجَ و ، ظِ فْ ت  الخ   دُ ىحَ ًُ  هِ يؼ، وبِ ؼِ لْ الخ   هِ بِ  ىمُ لُ س الري 

ْ
ًْ لِ أ ا اللظانِ  حسواثُ  جيىنَ  يف، ول

ً
، ولا هلامًا مىشوهًا ،لفظ

  ،و مىثىزًاأ
 

ــىث بظهىزِ الص  ئلا
ً
مــ

َ
لا

َ
 ه

ُ
ىنُ الحسوف

ُ
ي
َ
لِيف، ولا ج

ْ
أ لْؼِيؼِ والخ   بالخ 

 
 «. ا ئِلا

(’al-ÉāÎiÛ, ’al-Bayān wat-Tabyyīn, vol. 1, p. 12.) 

 

De ce résultat, l’importance de la performance du rythme
38

, dans la prononciation des mots, aide à 

illustrer leur sens. La prononciation comporte diverses énergies phonétiques qui influe sur l’énoncé (ex. les 

diphtongues). Dans cette manière de prononcer, il y a un désir de communiquer une information qui inspire en 

nous sa sémantique ou tout autre sous-entendu qui s’en dégagerait
39

. La performance phonétique est un des 

aspects essentiel de la langue car elle représente l’art d’influencer par les voix vocaliques du stress de 

l’intonation et des defaults de langue
40

.  

Prenons l’exemple suivant : « هجحذ الفخاة (= "La fille a réussi") ». Il est possible de prononcer cette 

phrase suivant divers degré de la performance phonétique. Chaque façon de prononcer implique un sens 

différent. Nous résumons ci-dessous les différents cas possible.    

a)- Sens premier sans influence vocalique 

 . Intonation linéaire ("La fille a réussi" =) هجحذ الفخاة

b)- sens second avec influence vocalique 

b.1)  mode interrogatif  

 . /  Intonation montante / ("? La fille a réussi" =) هجحذ الفخاة ؟

b.2)  mode exclamatif 

 . /  Intonation montante mêlé de joie et de surprise / ("! La fille a réussi" =)  ! هجحذ الفخاة

b.3)  mode exclamatif et interrogatif 

  . /  Intonation montante, désapprobation mêlé de colère / ("!? La fille a réussi" =) هجحذ الفخاة ؟!

Le jeu de l’intonation, dans les différents types de prononciations que nous avons analysés ci-dessus, 

fait office de complétude du sens
41

. 
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3. ’Itmām ’al-ma
c
nā (complétude du sens) dans le champ morphologique  

 

La notion de sémantisme perfectif, dans le cadre de la morphologie, est confrontée d’une part à la 

structure du mot et d’autre part à la fonction syntaxique qu’elle occupe dans l’univers grammatical arabe et au 

sens sémantique qu’elle revêt. Dans le cas qui nous concerne ici, il y a un défi grammatical en relevant 

l’ambiguïté de la fonction syntaxique exacte que prend la morphologie du mot dans un contexte phraséologique. 

Le qualificatif assimilé
42

 et le nom d’intensité
43

 partagent le même schème fa
c
īl. Lorsqu’une telle ambiguïté se 

présente la nécessité d’un autre mot est souhaitable afin de clarifier le rôle syntaxique du schème fa
c
īl nous 

reviendrons sur cette question avec l’exemple sur lequel nous nous basons pour montrer non seulement la 

frontière syntaxique mais aussi le rôle sémantique de ce schème particulier.  

Nous allons démontrer que malgré la forme morphologique identique les fonctions syntaxiques et 

sémantiques ont tendance à être proches, seulement une fine distinction les sépare. Elle est liée à d’autres règles 

d’analyses qui permettent de faire la différence.  

Pour l’heure, nous revenons au niveau de ce schème dont ’al-Ġalāyīnī, nous donne des exemples à la 

page 189 du tome 1 de son Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, en précisant la source verbale d’où est dérivée cette 

forme : 

 ًأحي "« 
َ
ػِيلٌ" غ

َ
ــــالِ ف ػُ ــ

َ
ًْ "ف فْ ـــــبًا مِ ًَ ــػُ لَ"  ظْمُ ـ

َ
سٍِفٍ، ىم الػَيْن : " ــــــلُ، الم

َ
سٍِمٍ، وغَظِيمٍ، وحَلِيرٍ، وطَمِيحٍ، وحَلِيمٍ، وحَىِيمٍ، وزَئِيعٍ، وظ

َ
ى
َ
ه

هِير"
َ
يءٍ، وػ بِيحٍ، ووَض ِ

َ
شينٍ، وبَخِيلٍ، وحَمِيلٍ، وك

َ
  ». وَخ

(’al-Ġalāyīnī, Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, vol. 1, p. 189.) 

 
 

La forme fa
c
īl dérive souvent de fa

c
ula yafa

c
ulu, la deuxième radicale du verbe est au cas 

nominatif
44

 (qui prend le nom de Ãammah (= "le son de la voyelle u")) : (ex. karīm (= "généreux"), 
c
aÛīm          

(= "grand"), ḥaqīr (= "vil"), samīḥ (= "doux"), ḥalīm (= "patient"), ḥakīm (= "sage"), ra’īs (= "président"), ẓarīf 

(= "avenant"), ḫašīn (= "atrabilaire"), baḫīl (= "avare"), ǧamīl (= "beau"), qabīḥ (= "laid"), waḍī’ (= "propre") et 

ṭahīr (= "pur")).  

La confusion avec le nom d’intensité  est sans équivoque. Nous pouvons constater cela car ’al-Ġalāyīnī, 

dans le même tome 1 de son Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah à la page 193, donne une explication concernant le 

nom d’intensité.  

 اطمِ « 
ُ
  : فاغل مبالغت

ٌ
  ألفاظ
َ
ًَ لى مَ ٌ  غَ دُ ج ادةٍ  لِ اغِ ٌ  غليه اطمُ الفَ دُ ا    ،بصٍ

ُ
بَ  صيغ: " ىم  ظَ وح

ُ
 الم

َ
 ال
َ
  ».   ت"غ

(’al-Ġalāyīnī, Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, vol. 1, p. 193.) 

Dans Grammaire arabe de De Sacy, à propos du nom d’intensité, il écrit : l’intensification du nom 

d’agent : c’est un mot qui a la même signification que le nom d’agent avec plus d’intensité et il est 

nommé : "mode intensif"
45

.  

Dans l’ensemble des formes, répondant au mode intensif, que propose ’al-Ġalāyīnī, il y en a une ayant 

le schème fa
c
īl. Nous constatons sans équivoque cette similitude de forme dans une monographie parfaite. 

Malgré ce constat, comme nous l’avons annoncé en début de notre paragraphe que l’ambiguïté de forme n’est 

pas le seul élément à être remarqué, il existe aussi la difficulté de déterminer la frontière du sens syntaxique. À 

ce propose ’al-Ġalāyīnī indique le rapprochement syntaxique et sémantique entre le nom d’intensité et le 
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qualificatif assimilé. Le mode intensif, lorsqu’il est étudié, dérive en sens vers le qualificatif assimilé parce que 

l’action excessive l’apparente au qualificatif qui est un fait établi en soi. 

بالغتِ جسحؼُ،وصيغُ ا « 
ُ
 فَ ئلى مػجى الصِّ  غىد الخحليم، لم

ُ
 ت الم

َ
 اِلإ  أنن  ؛  تهَ ب  ش

ْ
 ه
َ
 ػَ جْ ًَ  لِ ػْ ًَ الفِ مِ  ازَ ث

ُ
ت[  46اسجت"ت "الس  فَ والصِّ  هُ ل

َ
اسِخ في ]الس 

  ». عفْ الى  

(’al-Ġalāyīnī, Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, vol. 1, p. 193.) 

 

Cette remarque d’al-Ġalāyīnī ci-dessus présente le mode intensif, dans l’analyse, comme apparenté en 

sens au qualificatif assimilé. L’intensité de l’action par la force de l’exercice donne au mode intensif la qualité 

d’un adjectif, il finit par se confondre tant sur le plan de son rôle syntaxique que sur celui de son sens 

sémantique. La traduction de ce commentaire montre le mode intensif jouant le rôle d’un adjectif intensif. 

L’adjectif ou le qualificatif deviennent ainsi des synonymes, d’ailleurs Antoine Sylvestre de Sacy, dans son 

travail de recensement de la grammaire arabe sur les plans : syntaxique et morphologique, utilise l’expression 

adjectif verbal en décrivant les aspects du mode intensif. 

« De l’adjectif verbal de la forme  ٌاغِل
َ
ٌٌ  en dérive un autre de la forme ف ا ػ 

َ
 qui ajoute toujours à la ,ف

signification de son primitif l’idée d’habitude ou d’intensité, et qui est nommé, d’une manière spéciale, à cause 

de cela  ٍت
َ
غ
َ
« nom d’intensité اطْمُ مُبَال

47
. 

Dans cette analyse et explication de De Sacy c’est le terme habitude qui attire notre attention.  

L’habitude engendre cette idée de durabilité et de ne pas être dans une situation passagère. ’al-Ġalāyīnī, explique 

la cause de ce fait établi en soi par l’action intensive ou de son excessive impact. Il y a un effort de déterminer 

une logique liée à cette intensité, qui, par un phénomène de cause à effet, produit ce lien adjectival. De Sacy 

propose par le ou exclusif et l’emploi synonymique adjectif deux alternatives qui débouche sur une appellation 

de mode intensif ou mode d’habitude. Par l’emploi du terme adjectif cela entraîne une synchronie et ainsi 

posséder une qualité habituellement intensive. À la page 185 du tome 1 de son Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, 

’al-Ġalāyīnī précise cette notion d’intemporalité (voir ci-dessous) en donnant un commentaire explicatif sur le 

qualificatif assimilé. 

 فَ الص   «
ُ
  ت

ُ
 الم

َ
 هَ ب  ش

ُ
إْ ـــــفَ ــ: هي صِ  لِ اغِ الفَ   مِ اطْ بِ  ت

ُ
 ج
ٌ
 ت

َ
 مِ خ
ُ
  لِ ػْ الفِ  ًَ ر

 
بىث، لا غلى  هِ حْ غلى مػجىً كائمٍ بالمىصىف بها غلى وَ  لالتِ للدّ  مِ شِ اللا

 
الث

  وروحه الحُدُ 
َ
  ،ًٍ ظَ حَ : ه

َ
ٌ  غلى صفاثٍ زابختأنن  ؛ شمان لها  ولا .وأهحلَ  ،وأطىدَ  ،وصَػْبٍ  ،ٍمٍ سِ وه دُ

َ
   ».ها ج

(’al-Ġalāyīnī, Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, vol. 1, p. 185.) 

 

Ce commentaire correspond à la phrase ( ٌ  غلى صِ  دُ
َ
اثٍ زابختفَ ولا شمان لها أننها ج ) du texte ci-dessus qui définit 

l’adjectif assimilé comme étant synchronique car il correspond à des qualificatifs (caractéristiques) durables 

(permanentes). Le début du texte peut être comparé à la dissertation de De Sacy concernant ’aṣ-ṣifatu ’al-

mušabbaha qu’il l’assimile à un adjectif s’apparente au verbe (voir ci-dessous).  

« Le quatrième des régissants grammaticaux réguliers est l’adjectif assimilé au verbe  
َ
ش
ُ
 الم

ُ
فَت  الصِّ

ُ
هَت ب   : c’est 

ordinairement l’adjectif dérivé des verbes intransitifs qui n’ont ni complément direct ni complément indirect »
48

.  

’al-Ġalāyīnī, précise d’avantage cette notion de qualificatif assimilé ou d’adjectif assimilé au verbe. Sa 

fonction syntaxique est porteuse d’un sens descriptif confirmé, permanent et non occurrent. La proximité de la 
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fonction syntaxique entre le mode intensif et le qualificatif (adjectif) assimilé comme le fait remarquer ’al-

Ġalāyīnī, ci-dessus devient difficile à repérer si ce n’est par la morphologie du schème. L’ensemble des 

exemples mentionnés par ’al-Ġalāyīnī, sont : ḥasn, karīm,  ṣa
c
b, ’aswad, ’akḥal. La forme karīm sur le schème 

fa
c
īl est la seule, comme nous l’avons déjà analysé et répété dans nos explications ci-dessus, à ne pouvoir effacer 

le doute quant à la détermination de sa fonction syntaxique. Un détail reste à mentionner ici, il concerne la 

vocalisation qui peut dans certains cas soulever l’ambiguïté de la fonction syntaxique entre mode intensif et 

adjectif assimilé. À la page 193 du tome 1 de son Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, ’al-Ġalāyīnī donne deux cas 

de mode intensif : « يل صِدًّم  ;  فػِّ ». Nous remarquons que ces deux formes sans la vocalisation et le tašdīd, elles 

s’apparentent toutes deux à la forme fa
c
īl. La marque de la voyelle (i) ’al-kasrah sur fā’ ’al-fi

c
l (ṣād) donne au 

schème l’aspect suivant : fi
cc

īl (صِدًّم). Quand bien même, fā’ ’al-fi
c
l porterait la marque de la voyelle (a) ’al-

fatḥah comme pour fa
cc

īl, le tašdīd sur 
c
ayn ’al-fi

c
l (dāl) nous permet de distinguer entre le qualificatif assimilé et 

le nom d’intensité. Dans notre cas plus précisément et en parallèle de ce que nous avons avancé à propos de 

moyens de distinguer entre mode intensif et adjectif assimilé, il en existe un lié à l’analyse grammaticale. Au 

moyen de cette analyse, la vérification sur la fonction syntaxique est plausible et l’équivoque est ainsi soulevée. 

Dans le Šarḥ ’Ibn 
c
Aqīl, des exemples sont cités pour montrer sur quel critère repose cette analyse. ’Ibn 

c
Aqīl 

considère le qualificatif assimilé au nom d’agent comme ayant la capacité de mettre au génitif le nom d’agent 

sujet verbal. Des exemples sont donnés pour illustrer mais en précisant l’origine de l’analyse grammaticale. 

L’auteur d’al-’alfiyyah rappel que l’indice du qualificatif assimilé est de mettre au génitif le nom sujet verbal, 

exemples : ḥasanu-l-waǧhi, munṭaliqu-l-lisāni et ṭāhiru-l-qalbi ; dont l’origine est : ḥasan
un

 waǧhuhu, munṭaliq
un

 

lisānuhu, ṭāhir
un

 qalbuhu. Ainsi, waǧhuhu est au cas nominatif par l’influence du facteur ḥasan
un

 de même que 

pour lisānuhu par munṭaliq
un

 et qalbuhu par ṭāhir
un

.  

 

 وَ « 
َ
 ذ
َ
  سَ ه

ُ
 ىِّ صَ الم

ُ
  ف

َ
 غَ  ن  أ

َ
 الصِّ ــــــمَ لا

َ
ــت  فَ ـــ

ُ
 تِ الم

َ
ــب  ش  ـــــان حَ ظَ حْ خِ اطْ  تِ هَ ــ

َ
 هَ لِ اغِ سِّ ف

َ
ــــحَظًَ الىَحْ : " ىَ حْ ا بها، ه هِ ـــ

َ
نِ، وػا

َ
ظا ِ

ّ
لم الل

َ
بِ"هِ، ومُىْؼ

ْ
 .س اللل

ًٌ وَحْهُ  والأصْلُ    هُ،ـــــ: حَظَ
ُ
ه
َ
لِمٌ لِظا

َ
بُ  هُ،ــــــومُىؼ

ْ
ل
َ
هِسٌ ك

َ
 ــــــوػا

َ
 سْ : مَ  هُ هُ حْ ىَ هُ ؛ ف

ُ
 ظَ حَ بِ  ىعٌ ـــــف

َ
 ــــظَ ولِ  ،ت[ي  ـــــــلِ اغِ ً : ]غلى الف

ُ
 : مسفىعٌ  هُ ــــــبمىؼلم، وكلبُ  هُ : مسفىعٌ ـــــاه

 بِ 
َ
  ».ساهِ ؼ

(’Ibn 
c
Aqīl, ŠarÎ ’Ibn 

c
Aqīl 

c
alā ’alfiyyat ’Ibn Mālik, tome 3, p. 140.) 

 

L’origine telle qu’elle est définie dans Šarḥ ’Ibn 
c
Aqīl montre que l’adjectif  influe sur l’agent de sorte 

que celui-ci se retrouve au cas nominatif.  De Sacy confirme ce résultat : 

« Cet adjectif n’a proprement qu’un régime ; c’est l’agent qu’il met au nominatif »
 49

. Ainsi, l’origine de 

cette analyse grammaticale revient à passer de la structure syntaxique  N = nom / CN = complément du nom à la 

structure sujet (inchoatif) / attribut (énonciatif)
50

. ’Ibn 
c
Aqīl dans le tome 3 de son Šarḥ à la page 140 repose son 

analyse du qualificatif assimilé au nom d’agent sur un vers poétique tiré de La Alfiyyah d’Ibnu-Malik
51

 (voir ci-

dessous). La démonstration par l’analyse syntaxique du premier hémistiche du vers montre que ’Ibn Mālik 

respecte d’une part le positionnement des unités syntaxiques et d’autre part la fonction correspondante à chacune 

d’entre elles.    

طْخُحْ « 
ُ
 ا
ٌ
ًَ حَ ــــــصِفَت ــــــظِ ـــ اغِ ـ

َ
ــس  ف ـــ  ـــــــــمَػْجًى بِهَ                 لِ    ــ

ْ
ش
ُ
ــــبِهَ ا الم  اـ

ُ
ــــــطْ ت فَاغِلِ ـ

ْ
     ». مَ ال

 (’Ibn 
c
Aqīl, ŠarÎ ’Ibn 

c
Aqīl 

c
alā ’alfiyyat ’Ibn Mālik, tome 3, p. 140.) 
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Selon Antoine Goguyer, l’adjectif analogue au participe actif est un adjectif par lequel peut être très 

bien régi au génitif le nom, logiquement sujet verbal
52

. L’analyse grammaticale, des unités syntaxiques du 

premier hémistiche, montre que ṣifat
un

 est un ḫabar muqaddam
53

 (= "prédicat antéposé"). Le reste des unités de 

ce premier hémistiche correspond, après analyse, à une phrase ayant pour valeur grammaticale d’explication, un 

terme waṣf
un54

 مْ والجُ  » 
َ
 زَ  لِّ حَ ت في مَ ل

ْ
  ؼِ ف

َ
تفَ ذ للصِّ ػْ و  (= "la phrase est régie virtuellement au nominatif du mot        

ṣifat
un

") »
55

. Le waṣf
un

 est ce qui décrit, dans ce cas le mot ṣifat
un

.  L’analyse grammaticale stipule que « ًَ طْخُحْظِ
ُ
ا

اغِلِ 
َ
ىتظَ حْ خَ ظْ مُ  » est équivalent à «  حَس  ف  ». Nous avons ainsi l’expression correspondante «  ُىتظَ حْ خَ ظْ م    

ٌ
صِفَت ». À 

partir de ce constat, l’expression est malléable de sorte que les différentes étapes de structures syntaxiques sont 

réalisables et plausibles. Ainsi, nous avons les expressions suivantes, qui en dérivent, sont : «  ِفَ ص 
ُ
 الم

ُ
تِ ىَ ظَ حْ خَ ظْ ت  » 

dont l’origine est : «  ُصِ ىَ ظَ حْ خَ ظْ م 
ٌ
خُهُ فَ ت  ».  

L’étude que nous avons menée ci-dessus  nous allons la vérifier au travers de l’exemple suivant :   

«  
ُ
ــف  ـــ
َ

يمٌ ــــلِ ــــغَ  نٌ لا  (= "c’est un homme connaissant") ». Tel qu’il est présenté en structure syntaxique cet exemple ne 

permet pas de définir si 
c
alīm est un qualificatif assimilé ou un nom intensif. Si nous appliquons la règle stipulant 

la mise au génitif du nom, nous constatons d’amblé, que l’exemple que nous utilisons, pour illustrer cette 

problématique d’ambiguïté, ne peut réaliser la tournure grammaticale 
c
alīmu ’al-fulāni. La source est, d’après le 

Šarḥ ’Ibn 
c
Aqīl,  

c
alīm

un
 fulānuhu. Ces deux structures telles qu’elles sont définies ne sont pas concevables 

suivant les aspects ; sémantique et syntaxique.  Afin de juguler cette difficulté et de donner un sens et une forme 

adéquate sans équivoque l’ajout d’un terme est nécessaire et doit répondre aux exigences déontologiques ci-

dessus en matière d’analyse grammaticale. L’ajout du terme ’al-lisān à la structure fulān
un

 
c
alīm

un
  procure la 

possibilité de distinguer sans aucun doute la valeur syntaxique et sémantique du terme 
c
alīm.  

L’expression «  
ُ
 ف
َ

ِ  يمُ لِ غَ  نٌ لا
ّ
انظَ الل  (= "c’est un savant") » montre que la portion «  َلِ غ ِ

ّ
انِ ظَ يم الل  » répond aux 

critères analytiques de grammaire et que la source «  َهُ ظَ يمٌ لِ لِ غ
ُ
اه  » est plausible. Le verbe 

c
alima est intransitif et 

répond au critère que fait remarquer ’al-Ġalāyīnī, dans son Éāmi
c
 ’ad-durūs ’al-

c
arabiyyah, à la page 185 du 

tome 1. L’ajout du mot lisān permet de déterminer la valeur syntaxique et sémantique de 
c
alīm. Ainsi, le mot 

lisān est une complétude du sens
56

. 
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4. ’Itmām ’al-ma
c
nā (complétude du sens) dans le champ syntaxique 

 

4.1 ’Itmām ’al-ma
c
nā du complément d’état « accessoire ou expression principale »   

 

Habituellement le complément d’état est un accessoire dans la structure syntaxique. L’exemple suivant : 

Éā’a Zayd
un

 (= "Zayd est venu"), montre que la phrase est complète. Dans ce cas-là, la complétude du sens est 

effective. En revanche, la structure syntaxique : Éā’a Zayd
un

 ÃāÎik
an

 (= "Zayd est venu en souriant"), fait 

apparaître sans équivoque le complément d’état comme étant accessoire. Par ailleurs, le complément d’état est 

dans certains cas indispensable de sorte à ce qu’il soit essentiel pour achever le sens donc. Ainsi, dans le contexte 

coranique au travers du verset : 57 مَ ﴿ لْىَا الظ 
َ
ل
َ
 ا مَ هُ نَ يْ مَا بَ اوَاثِ والأزضَ وَ وَمَا خ

 
بي ل  ,Nous n’avons pas créé les cieux" =)  ﴾ع 

la terre et ce qu’il y a entre eux en pur amusement")
58

 et dans le discours prophétique, ’Ibn Mālik
59

 remarque que 

le complément d’état joue le rôle d’une complétude du sens.  

Dans le premier exemple du coran, le mot lā
c
ibīn complément d’état achève le sens du verset.  

L’exemple du Hadith 
60

" 
َ
ٌُ هَ ه "ىَاحِدٍ غً بيؼ الحيىان ازىين بِ  -صلى الله عليه وسلم-الله  ى زطى  (= "le prophète met en garde de ne pas 

troquer deux animaux contre un"), dénote du complément d’état comme une base incontournable afin de parfaire 

le sens. Dans le domaine de l’analyse grammaticale, nous avons une préposition bi (= "en, à, envers, auprès de, 

avec, dans") qui met le nom au cas génitif.  Le hadith s’écrit en tenant compte de cette analyse de la façon 

suivante : «  
َ
ٌُ هَ ه واحِدًا غً بيؼ الحيىان ازىين -صلى الله عليه وسلم-الله  ى زطى  ». Le génitif prépositionnel est régi virtuellement au cas 

accusatif.  

Ainsi, les deux exemples sur lesquels nous avons reposé notre analyse démontrent que le complément 

d’état acquière une fonction principale dans la phrase, ce qui lui confère, en étant un élément syntaxique et 

sémantique, d’être essentiel pour achever le sens ce qui se traduit en d’autres termes par une action de 

complétude du sens. Le doute sur le sens de la phrase, lorsque le complément d’état est manquant, n’est pas 

concevable mais inexistant de sorte que cette sémantique altérée est de suite ressentie. Cela se remarque aussi 

dans la notion de tamyīz (= "spécificatif")
61

 où le doute n’existe pas, c’est pourquoi nous faisons cette « petite 

comparaison » avec l’exemple suivant : Kamula Zayd
un

 Ìuluq
an (= "Zayd

un
 a de bonnes mœurs"). Nous 

remarquons qu’ici l’aspect sémantique et syntaxique du complément d’état sont indissociables ce que nous avons 

entre autre exposé dans notre introduction concernant la notion de complétude du sens (voir 1.1 et 1.2 et 1.3). 

Par ailleurs, la stabilité syntaxe et sémantique que nous avions montré ci-dessus n’a pas toujours du 

succès comme nous allons le voir sur un exemple précis que nous trouvons chez 
c
Abbās Íasan

62
 et ’al-’AnÔākī

63
. 

c
Abbās Íasan esquisse une remarque concernant cette conception du complément d’état. Il signale en effet bien 

qu’étant la plupart du temps descriptif, lorsqu’il est une fonction principale il devient incontournable dans 

l’analyse grammaticale
64

. Ainsi, dans le cas présent  
َ

لا
ُ
دًِبي الغ

ْ
أ
َ
اج ًً مَ مُظِي  (= "mon éducation de l’adolescent quand il 

commet des erreurs")
65

 l’impact du complément d’état aux niveaux, syntaxique et sémantique, diverge suivant 

deux acceptions. L’une va se rapporter au complément d’objet de l’inchoatif (mubtada’) (’al-Èulām) lorsque le 

complément d’état remplace l’énonciatif (Ìabar) (le sens correspond à la traduction donnée ci-dessus de  
َ
ــــــج  ـ

ْ
بي ــــدًِأ

 
ُ
ــالغ ـــ يلامَ ـ س 

ئًاـــــم  ). L’autre revient au cas où le complément d’état n’a pas de fonction et que nous ayons un  énonciatif 

(Ìabar) de sorte que l’exemple devienne ـــج ــ
َ
 ـ

ُ
ــــــأدًبي الغ س يء  ـــــم  لامَ ـــ  (= "mon éducation est mauvaise pour 
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l’adolescent")
66

. La fonction grammaticale agit sur le sens et la possibilité de construire des structures 

grammaticales diverses implique qu’il n’y a pas de stabilité sémantique dû à la variabilité syntaxique. Il reste une 

dernière remarque qui se rapporte à la suppression du complément d’état «   س
ئًاــــــيــــــم   ». En effet, cette suppression 

entraîne un doute dans l’accomplissement du sens de la phrase, doute qui n’avait pas d’emprise sémantiquement 

parlant et syntaxiquement dans le cas où le complément d’état jouait parfaitement son rôle d’être indispensable 

dans la conception de complétude du sens. 

  

4.2 ’Itmām ’al-ma
c
nā de ’in (= "négation, si, contracté de celle qui a le nūn redoublé") et 

l’orientation de sa signification  

 

Tamām Íassān
67

 utilise le vers poétique ci-dessous pour étudier la particule ’in (= "négation, si, 

certes")
68

 dans le domaine de complétude du sens et de montrer ses diverses fonctions syntaxiques. 

         ًٍ ٌِ مالِ  آ
ًْ يْمِ مِ بَاةِ الظ 

ُ
ًُ أ ا ابْ

َ
ه
َ
 و   أ

 
ــــمالً واه إ    .69ذ هسام المػادنـ

Traduction : 

Je suis le fils de la famille de Mālik, gens qui refuse l’injustice  et la tribu Mālik est d’une lignée noble. 

Selon le statut grammatical de la particule ’in (= "négation, si, certes"), elle peut avoir le sens de 

négation ou de conditionnel ou de contraction (contracté de celle qui a le nūn redoublé)
70

.   

Quel est le sens de cette particule dans le vers poétique ci-dessus ? 

La complétude du sens va nous aider à déterminer le sens et la fonction syntaxique  de la particule ’in.  

Les trois niveaux que nous avons présentés vont être analysés ci-dessous. 

 

1) sens premier  négation     ≠    Ø71  

L’analyse suivante, considérant la particule ’in comme négative
72

, ne peut être réalisable car l’auteur du 

vers ne peut à la foi faire l’éloge de sa tribu et la fustiger. Le vers se trouverait dans une opposition 

d’hémistiches insensée ou le premier  exprime la fierté et le deuxième nie la noblesse de la lignée. Le schéma ci-

dessus résume de façon symbolique ’in négative qui engendre le non-sens. 

 

2) sens second  conditionnel      Ø 

La particule ’in, avec un sens conditionnel
73

, dans ce vers poétique, implique une subjectivité étrange et 

douteuse sur le plan structural et sémantique. Sur l’aspect structural de la particule ’in conditionnel exige un 

verbe, supposé et supprimé, venant nécessairement après elle. Par ailleurs, la supposition de ce verbe n’est plus 

nécessaire lorsque ’in est contracté de celle qui a le nūn redoublé.  

À l’origine selon la règle grammaticale : « لْدًِس
َ
حْخَاجُ ئلى ج ًَ ا  وْلى مِم 

َ
لْدًسٍ  أ

َ
حْخَاجُ ئلى ج ًَ ن  مَا لا 

َ
 celui qui" =) والأصْلُ : أ

n’a pas besoin d’une supposition en premier lieu de celui qui en a besoin") ». 

La particule ’in avec sa fonction syntaxique de conditionnel implique un verbe sous-entendu comme 

nous l’avons expliqué ci-dessus. La particule ’in peut être traduite en français par bien que. Dans le composé 

bien que au début du deuxième hémistiche du vers introduit un doute et une sémantique cachée étrange. En 

reprenant la traduction du vers et en ajoutant bien que nous sentons cet appel d’un verbe d’une action se 

rapportant à la tribu Mālik. 
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ٌِ مالِ   آ
ًْ يْمِ مِ بَاةِ الظ 

ُ
ًُ أ ا ابْ

َ
ه
َ
ــــأ ـــ  و        ًٍ         ــ

 
ــــالــــم إ   ــــً واهــ ـــ ــــسام المػـــــذ هـــ ـــ  .ادنـ

Traduction : 

 Je suis le fils de la famille de Mālik, gens qui refuse l’injustice bien que la tribu Mālik est d’une lignée 

noble.  

Le composé bien que entraîne un sens erroné car le deuxième hémistiche du vers devient : « bien 

qu’elle soit d’une lignée noble, la tribu Mālik [...] ». Nous voyons bien que le sens n’est pas achevé et que ’in 

conditionnel n’acquière pas la complétude du sens. 

Le schéma ci-dessous résume ce que nous avons analysé ci-dessus concernant la particule ’in 

conditionnel. 

 objection                                           =  ٌاغْتِرَاض 

 

                                                                                                                                                      

                                  

رْهِيب         
 
ًْ حِهَتِ الت ًْ حِهَتِ                                                                          structure   =مِ  sens =المػجى  مِ

 

                      ،وف وُحُىبًا
ُ
لْدًِس فِػْلٍ مَحر

َ
مُ بػدها ج خَحَخ  ًَ            : ــــىَا ـــ ــ ــ

َ
ىْل

َ
بِــــهُ ك

ْ
ش ٌُ ت  سْػِي  ــدٌ    »البيذ غلى مػجى الش  ــ ـــ ـــ ـ  شٍَْ

س                     
َ
م جلدًس مثله غلى المػجى الخ خَحَخ  ًَ  ئِنْ غَدٌَ                          لا 

ٌ
اهذ مالًِ هِسَام المػادن مُىْصِف

َ
ى ئِنْ و   .«= حَت 

 

ـأيْ : )ج
َ
 ــ

ْ
ــــخ (.ـــــيــــــفِ ـــ  ف ئِن 

 

:  ل اطِدٌ ؛ أنن  هرا ا والأص 
َ
وْلى                              مَػْجَى ف

َ
لْدًسٍ أ

َ
حْخَاجُ ئلى ج ًَ ن  مَا لا 

َ
حد مَػْىَيَيْنأ

َ
حْخَمِلُ أ ًَ سْغ   لش 

لْدًِس.                                                        
َ
حْخَاجُ ئلى ج ًَ ا   مِم 

ائِيّ                                                                                                                 
َ
ػْجَى الغ

َ
ػْجَى الػِىَادِيّ                                  الم

َ
 الم

 

                                                                                                         «  
ٌ
دٌ مُىْصِف ىشٍَْ ت    »              «ئِنْ غَدٌَ  ح 

ٌ
دٌ مُىْصِف م  شٍَْ

 
غ لى ز   «غَدْلِهِ  ع 

                                                                                                           
ً
ة اي 

 
ح  غ

 
ل ص  يء  ل ي 

 
 الش 

 
ا 

 
ل  )وك د   = هى الع 

 
اف ص 

 
ن  الإ 

 
ا 

 
ا ك

 
ــمـــ

 
ل  و 

دًا(                                                                                                          اس 
 
 العنى ف

 
ا 

 
ا لها ك دًّ ه  ول ض  س 

 
ف
 
ن  . ل 

 

3) sens troisième  ’In est contractée de celle qui a le nūn redoublé    complétude du sens  

 

Lorsque la particule ’in est contractée de celle qui a le nūn redoublé «     إ »
74

 son introduction, dans le 

deuxième hémistiche du vers, engendre un sens de corroboration entraînant une homogénéité du vers. Nous 

réécrivons le vers ci-dessous avec la particule ’in et sa fonction telle que nous l’avons définie ci-dessus. 
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َ
ًٍ                    وأ ٌِ مالِ  آ

ًْ يْمِ مِ بَاةِ الظ 
ُ
ًُ أ ا ابْ

َ
 ه

 
ــــــً واهذ هـــــمال إ    .ادنـــــــسام المػـ

Traduction : 

 

Je suis le fils de la famille de Mālik, gens qui refuse l’injustice  et certes la tribu Mālik est d’une lignée 

noble. 

En somme, de cette analyse, la clarification de la fonction syntaxique de la particule ’in dans le vers 

induit une sémantique sans équivoque en permettant à la poésie de parfaire son but celui de donner une 

information précise. La précision et la clarté sont deux éléments indispensables afin d’atteindre la complétude du 

sens. Mais nous mentionnons l’importance des éléments impliqués dans le vers au niveau syntaxique. En effet, la 

particule ’in joue sur plusieurs contextes ce qui montre qu’il existe une forme de contextualisme (voir 5). 

Comme la particule ’in est contractée à celle qui a le nūn redoublé, passe d’une fonction syntaxique à une autre 

tout en développant sa sémantique relative à la structure.  Nous rappelons ce que nous avons déjà mentionné ci-

dessus que la particule ’in, lorsque celle-ci est isolée du contexte du vers, peut avoir plusieurs sens. En passant à 

l’étape de la syntaxe, la particule ’in développe une sémantique liée à sa structure de par sa transformation d’une 

forme à une autre. Du contexte grammatical à celui de la syntaxe (grammaire textuelle), la particule ’in généré 

une sémantique perfective/complétude du sens. Dans son article Charlotte Gauvry aborde la question de concept 

syncrétique
75

. L’aspect du syncrétisme dévoile les différents secteurs d’analyse comme cela est le cas pour la 

particule ’in (voir ci-dessus) entre CG (contexte grammatical), CGT (contexte grammatical textuel) et enfin CS 

(contexte sémantique). Nous avons dans ce cas les deux contextes (CG + CGT) qui implique (CS) ce qui se 

traduit par l’équation : CG + CGT  CS (voir 5.1.3). 
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5. ’Itmām ’al-ma
c
nā (complétude du sens) et contextualisme

76
  

 

5.1 ’Itmām ’al-ma
c
nā et contextualité

77
  

 

La différence qui existe, entre contexte et contextualité, dans notre analyse, relève d’une application 

mettant en équation les différents contextes. Nous précisons que ceux-ci fonctionnent comme des paramètres. 

Dans notre étude au départ (voir 1.1 et 1.2) nous avons abordé la question sans confronter les contextes les uns 

aux autres mais nous allons voir ci-dessous que les exemples qui seront analysés provoquent cette implication de 

plusieurs contextes et de l’influence que cela amène sur les résultats au niveau sémantique du lexème
78

. 

Dans le domaine ainsi défini ci-dessus, un mot peut prendre une signification variable tout en ayant un noyau 

sémique stable
79

 ou alors subir une transformation de sorte que la sémantique se voit altérée vigoureusement 

voire complètement. Les formes de contextualisme, provoquant ces contrariétés au niveau sémantique, sont 

échelonnées sur quatre niveaux d’analyse en reposant sur des dires de Sībāwayhi, dans un chapitre de son 

ouvrage ’al-Kitāb. Ce chapitre s’intitule énoncer de mot indéfini en se servant de mot indéfini. Prenons 

l’exemple du mot homme  ُــزَح ـــ لٌ ـــ  tiré de ce chapitre. Sībāwayhi interprète le mot raÊul
un

 (= "homme") 

contextuellement : l’homme dit : "un homme est venu vers moi" c’est-à-dire un seul homme (genre masculin) 

pas deux. On dit : "personne n’est venu chez toi" c’est-à-dire des gens sont venus chez toi. Ou il dit : "aucun 

homme n’est venu chez toi" c’est-à-dire une femme est venue chez toi. Et il dit encore : "un homme fort et 

efficace est venu chez moi aujourd’hui". On dit : "un homme n’est pas venu chez toi" c’est-à-dire mais des 

hommes faibles sont venus vers toi. Ainsi, s’il dit : "personne n’est venu chez toi", cette locution devient une 

négation ayant un sens plus générale que précédemment
80

.  

اب لسيبىيه ثحت : "
 
ــت  في الك 

اء   ج 
 
 هرا باب ث

 
ة  بر فيه عن خ

س  ــك 
 
ةٍ" قىله : النــ س  ك 

 
ــنــ  ب 

ٌُ لُ ًَ  »  :  لُ حُ الس   ى
 
 أ
 
ًُ ل  ج  ي ز  ان  ث   ،لا ازىين دِ دَ ا في الػَ دً احِ وَ  ٍدُ سِ ، 

َ
ٌُ لَ يُ ف  م  :  ا

 
 ا أ
 
 ل  ج  ز   اك  ث

َ
 :  يْ ، أ

 
 أ
 
 ذلك ن  أكثر  م   اك  ث

َ
ٌُ لُ ًَ  وْ ، أ   : ى

 
 أ
 
ل  ل ج  ي ز  ان  ث

 س  م  ا
 
  ،أة

َ
ٌُ لَ يُ ف  م  :  ا

 
 ا أ
 
 ل  ج  ز   اك  ث

َ
 :  يْ ، أ

 
 امسأة أ
 
ك  ـث
 
ٌُ لُ ٍَ . وَ ت  :  ى

 
 أ
 
 : ، أي ل  ج  م  ز  ى  ي الي  ان  ث

 
  ه  ـــ ـ ثى  ـــفي ق

 و 
 
 ن
 
 ه  اذ  ف

َ
ـخــ، ف

َ
ٌ ـ  م  :  لُى

 
 ا أ
 
 ل  ج  ز   اك  ث

َ
 :  يْ ، أ

 
 أ
 
ع   اك  ث  الضُّ

 
. اء  ف

 
َ
 اِ ف

َ
 ذ

َ
ٌَ ا ك  : مَ  ا

َ
 ا أ
َ
  انَ ج

َ
  ازَ دٌ صَ حَ أ

َ
 يفْ ه

ً
 ــامًّ ا "غَ ــ

ّ
 .« ما مجساه في الىلام هراه، فاه  ا" لهرا ول

(Sībāwayhi, ’al-Kitāb, vol. 1, p. 55.) 

 

Trois contextes principaux sont en jeu dans cette analyse, le contexte socioculturel linguistique (voir 

1.2) ; le contexte lexical et le contexte grammatical. Notre analyse, pour le mot homme, dans le cadre de la 

notion de complétude du sens, se focalise au départ sur une contextualité binaire sur trois niveaux et enfin la 

dernière qui correspond à un challenge ternaire entre les contextes évoqués dans cette étude. Nous allons résumer 

dans un schéma récapitulatif (voir ci-dessous, schéma-1) du contextualisme de ces différents niveaux en notant 

par un système abrégé le nom des contextes. Ainsi, contexte socioculturel linguistique sera noté : CSCL,  

contexte lexical CLE et contexte grammatical CG.  

a)-contextualité [CSCL /CLE]  niveau 1 

b)- contextualité [CG /CLE]  niveau 2 

c)- contextualité [CSCL /CG]  niveau 3 

d)- contextualité [CSCL /CLE/CG]  niveau 4 

                           Schéma-1 



 

 ..…LES PHÉNOMÈNES DE LA COMPLÉTUDE DU       7102ديسمبر  –العدد السابع 

320 

5.1.1 Contextualité [CSCL /CLE]  niveau 1 

 

Sībāwayhi montre dans l’exemple suivant :  

خًْ »
َ
ج
َ
يُلَاٌ : ما أجانَ زَحُلٌ، أي امسأة أ

َ
 on dit : aucun homme n’est venu chez toi c’est-à-dire une femme est venue" =) ف

chez toi") » que le mot homme peut développer plusieurs sens. Cette expression telle qu’elle est définie 

représente un contexte social de l’emploi de la langue (voir 1.2)
81

. Dans la société arabe en générale, une 

conception du mot homme provoque aussi cette friction entre le contexte socioculturel linguistique et le contexte 

du lexique. Sībāwayhi en s’appuyant sur l’exemple « فَاذِه
َ
جِهِ وه ى 

ُ
اوِي اليىمَ زَحُلٌ   أي في ك

َ
ج
َ
 un homme fort et efficace" =) أ

est venu chez moi") » montre que le mot homme subit une extension de sens. Le premier exemple, le mot 

ــــــام » s’oppose en genre à « ("homme" =) زَحُلٌ  » سأةـــ  (= "femme") »
82

.  

Nous sommes en présence d’une opposition en genre mais pas en nombre. Dans le deuxième exemple, 

le mot homme s’enrichie en sémantique par l’action du global sur le local
83

. Le challenge entre ces deux 

contextes met en exergue la problématique de la stabilité sémantique de la lexie ou du lexème
84

. 

 

 5.1.2 Contextualité [CG /CLE]  niveau 2 

 

La même situation se remarque pour le mot homme dans les domaines de la grammaire (structure 

syntaxique) et le lexique. L’exemple de base que donne Sībāwayhi est le suivant : «  ٌأجاوي زَحُل (= "un homme est 

venu vers moi") ». Cet exemple garde la signification du mot homme en harmonie avec la définition du lexique 

en genre et en nombre. D’ailleurs, Sībāwayhi affirme ce résultat : « د واحدً   un" =)  في الػدد لا ازىين اأجاوي زَحُلٌ، ًسٍ

homme est venu vers moi c’est-à-dire un seul homme (genre masculin) pas deux") ». Bien que nous ayons traité 

deux exemples ci-dessus (voir 5.1.1) dans des emplois particuliers, la variation sémantique reste une 

problématique concrète liée à divers facteurs qui influent sur le sens du mot. Dans ce cadre-là le mot homme est 

toujours sujet à caution en regard de son sens par rapport à son emploi dans une structure syntaxique où la 

complétude du sens s’applique difficilement. La structure syntaxique de la phrase suivante : «  َانَ زَحُلٌ م
َ
ا أج  », tirée 

du Kitāb de Sībāwayhi, peut définir deux sens l’un singulier et l’autre pluriel pour le mot homme. À ce propos 

Sībāwayhi, nous donne l’explication suivante : «  َانَ أهثر مً ذلًم
َ
ج
َ
انَ زَحُلٌ أي أ

َ
ا أج  ». Dans cette explication, 

Sībāwayhi démontre que le mot homme peut revêtir le nombre singulier ou au pluriel « ًانَ أهثر مً ذل
َ
ج
َ
 La .« أ

traduction du dire de Sībāwayhi «  ٌانَ زَحُل
َ
 s’interprète de la manière suivante : personne n’est venu chez « مَا أج

toi/des gens sont venus chez toi. Nous remarquons dans cet exemple «  َانَ زَحُلٌ م
َ
ا أج  » par rapport à l’exemple « أجاوي

ــــــــمَ  » que la particule négative « زَحُلٌ  اـــ  » provoque la divergence du nombre pour le mot homme. La modification 

de la structure syntaxique est un facteur prépondérant qui engendre l’oscillation sémantique du mot homme entre 

singulier et pluriel.  
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5.1.3 Contextualité [CSCL /CG]  niveau 3 

 

Dans ce troisième niveau, la contextualité entre CSCL et CG se situe dans la relation dégagée à partir 

des deux expressions suivantes : « ــــأج ــــــاوي زَحُ ـ لٌ ـــ  » ; «  
َ
ج
َ
ــــأ ــزَحُ ىمَ ــــــاوِي اليـ لٌ ــــ  ». La différence entre ces deux structures est 

caractérisée par le mot « ــالي ـــــ ىمَ ـ  ». L’introduction de ce terme dans la structure «  
َ
 أ
َ
ــــــي زَحُ ــــــاهــــــج لٌ ــ  » transforme non 

seulement l’expression par son rajout et apporte le sens de temporalité ce qui montre qu’il existe un critère 

grammatical. L’augment par le terme confère aussi une dimension sociale linguistique et culturelle de sorte que 

le sens mot à mot nous donne : « un homme est venu vers moi » est plus étendu car comme nous l’avons traduit 

(voir 5.1.1). La traduction est : « un homme fort et efficace est venu chez moi ». En comparant les deux 

traductions, nous constatons que la contextualité (CSCL /CG  CLE) implique une extension dans le sens 

lexicale du mot homme. 

 

5.1.4 Contextualité [CSCL/CLE/CG]  niveau 4 

 

Deux relations principales sont remarquables à partir des exemples donnés par Sībāwayhi                    

 ــــــمَ  »
َ
ــانَ زَحُ ــــــــا أج ـــ ـــ لٌ ــــ  » ; «  

َ
ــــــاوي زَحُ ـــــــأج لٌ ـــ  » ; «  

َ
ج
َ
ــــأ ــــــىمَ زَحُ ـــــــاوِي اليـ لٌ ــ  ». 

Les relations sont d’ordre du dialogue et de la transformation. Le dialogue se rapporte aux deux 

expressions : «  َانَ زَحُلٌ م
َ
ا أج  Le dialogue fait varier le nombre mais pas le genre pour le mot homme .« أجاوي زَحُلٌ  » ; « 

(voir 5.1.2).  

Le transformationnel s’obtient à partir des expressions : «  
َ
ــأج ــــ ــــاهــ ــــي زَحُ ــ ـــ لٌ ـ  » ; «  

َ
ج
َ
ــــأ ـــ ــــالي اوِيـــ ــزَحُ  ىمَ ـــ ـــ لٌ ــ  ». Dans le cas 

précédent, les contextes sont en relation de sorte que l’un est la conséquence des deux autres (voir 5.1.3). En 

revanche le cas suivant va montrer que les contextes sont tous impliqués dans la même équation et montrer la 

complétude du sens du mot homme par la complicité de plusieurs contextes. En effet, la comparaison des deux 

exemples de Sībāwayhi qui sont les suivants : «  َػَفَاءم انَ الظ 
َ
انَ زَحُلٌ أي أج

َ
ا أج  (= "un homme n’est pas venu chez toi 

mais des hommes faibles sont venus vers toi") » ; « فَاذِه
َ
جِهِ وه ى 

ُ
اوِي اليىمَ زَحُلٌ   أي في ك

َ
ج
َ
 un homme fort et efficace" =) أ

est venu chez moi") » mettent en relief une opposition double c’est-à-dire qu’elle s’opère en genre et en nombre. 

Le pluriel et le singulier comme la force et la faiblesse s’opposent. Cette opposition telle qu’elle est définie par 

ces deux exemples ci-dessus était uniquement limitée dans le (5.1.1) au genre (du masculin au féminin) car le 

nombre reste invariable.  

Les trois contextes CSCL/CLE/CG sont directement en action dans les exemples. La temporalité  (voir 

5.1.3) et la négation (voir 5.1.2) jouent leur rôle syntaxique respectif pendant que la forme globale décrit un 

environnement social spécifique traduisant le sens du mot homme dans l’ensemble de ces contextes ainsi réunis. 

 

5.1.5 Récapitulatif 

 

De tous les exemples que nous avons utilisés jusqu’à présent, ils nous ont permis de comprendre la 

progression ou la transformation du sens d’un terme suivant la connexion entre les différents contextes mis en 

jeu dans l’équation au point de définir ce que l’on appelle en d’autres termes le contextualisme. Ainsi, dans cette 

optique, le contexte socioculturel linguistique, le contexte lexical et le contexte grammatical ont montré que leur 
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confrontation deux à deux engendrait une instabilité sémantique pour le mot homme mais le mot dans son 

contexte il est achevé en sens donc il existe une complétude contextuelle
85

. Nous pouvons aussi faire une 

analogie avec Rastier dans le domaine de la sémantique interprétative. À la page 189 de son livre intitulé 

Sémantique interprétative, l’auteur donne l’exemple de terme isotope c’est-à-dire qu’il y a un noyau 

terminologique et que cette base se développe. Nous prenons les exemples suivants chez Rastier : musique 

militaire/musique civile
86

. Nous pouvons voir par ces exemples une similitude avec la variabilité du mot homme 

dans l’analyse que nous avons réalisée ci-dessus. On a bien le sens primaire un homme lié au lexique en genre et 

en nombre (5.1.2). De ce sens se compose d’autres acceptions suivant les interactions des contextes et nous 

avons, ainsi, plusieurs relations montrant la variabilité sémantique : homme fort/hommes faibles (5.1.4) ; 

homme/des hommes (5.1.2) ; homme fort, efficace/femme (5.1.1).  

Le récapitulatif des exemples, ci-dessus, montre comme nous l’avons déjà signalé que la sémantique du 

mot homme varie mais que la complétude du sens est effective dans l’enceinte du contextualisme. 

 

6. Conclusion  

 

La différence, entre takmīl et ’itmām/tatmīm, se situe au niveau de leur sens respectif dans l’application 

où le takmīl exprime parfois l’idée de complétude du sens
87

 ou de prolixité
88

 (voir 1.1.2). 

L’idée majeure de notre recherche se retrouve dans la définition d’al-Kafawī concernant la notion de 

sens perfectif. La complétude du sens, en effet, telle qu’il l’analyse au travers du terme takmīl retourne de deux 

acceptions. L’une se rapporte au sens achevé dans une unité de l’ensemble et l’autre à l’ensemble des unités
89

.  

Cette différence, entre l’unité et l’ensemble des unités d’une structure, retourne de la recherche du détail élément 

qui fait la différence, que l’on appelle encore complétude du sens. Elle a gardé, en effet, sa fonctionnalité 

pertinente au travers des exemples étudiés sans dévier de sa sémantique originelle. La marque de cette 

invariabilité est surtout notée par la ferme structure sur le plan syntaxique sémantisme perfectif 
90

 et sémantique 

quelque soit le contexte dans lequel elle est appliquée. La détermination de cette conception de complétude du 

sens, nous l’avons constaté durant les analyses des divers champs linguistiques d’application tels que : le champ 

phonétique, le champ morphologique, le champ syntaxique et enfin le champ du contextualisme
91

. Au travers de 

ces différents champs, la complétude du sens relève l’ambiguïté par l’intonation vocalique, l’ajout d’un terme, la 

position syntaxique structurale et structurelle ou encore la confrontation des contextes. La complétude du sens, 

dans son acception sens perfectif, est dans ces différents domaines linguistiques fidèles à la conception des 

grammairiens arabes dans leur formulation ’itmām ’al-ma
c
nā. 
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NOTES 

                                                      
1
 Pour plus de détails sur la définition de tamām et tatmīm dans le lexique arabe, voir :  

- ’az-Zubaydiyy, TāÊ ’al-
c
arÙs min Êawāhir ’al-qāmūs, vol. 10, p. 86. 

-  ’Ibn Durayd, Éamharat ’al-luÈah, vol. 3, p. 1269. 

- ’Ibn Fāris, Mu
c
Êam Maqāyīs ’al-luÈah, vol. 1, pp. 208, 339, vol. 3, p. 129 et vol. 5, p. 139.  

2
 Voir Coran, 6, 115. 

3
 Voir Coran, traduction et notes du Salah ed-Dine Kechrid Dār ’al-Èarb ’al-’islāmiyy, Beyrouth, Liban, 3

ème
 

édition, 1986, p. 181. 
4
 Voir Coran, 61, 8.  

5
 Voir Coran, traduction, Op. cit., p. 739. 

6
 Voir Coran, 7, 142. 

7
 Voir Coran, traduction, Op. cit., p. 214. 

8
 Voir ’Abū ÍafÒ ’an-Na

c
īmī, ÍuÊÊiyyatus-sunnah, pp. 40-41. La citation du hadith est : 

اطِيًا وأها صائم، كاٌ له الىبي  صلى الله عليه وسلمحَاء زَحُلٌ ئلى الىبي  
َ
ذُ ه

ْ
ل
َ
و
َ
.« جمّ غلى صىمً فاهما أػػمً زبً وأطلان » : صلى الله عليه وسلموكاٌ : أ  

(= "Un homme est venu vers le prophète pendant le mois de ramadan en disant j’ai mangé en oubliant que j’étais 

en période de jeun. Le prophète lui a répondu « accompli ton jeun car le seigneur t’a abreuvé »"). 

 Nous avons adopté la traduction d’at-Tahānawī dans Mawsū

c
at Kaššāf ’iÒÔilāÎāt ’al-funūn wal-

c
ulūm, tome 1, 

p. 379.  

 Traduction proposée par ’at-Tahānawī dans Mawsū

c
at Kaššāf ’iÒÔilāÎāt ’al-funūn wal-

c
ulūm, tome 1, p. 505.  

9 
’at-Tahānawī mentionne : 

ى في هلام لا ًىهِم خ» 
َ
ح
ْ
إ ًُ ادة، وهى أنْ  خْمِيم غىد أهل المػاوي هى هىع مً أهىاع ئػىاب الصٍ تٍ ـــــــالخ 

َ
سُ في هلامٍ ًىهِم خ ،لاف الملصىد بِفَظْل

َ
ه
ْ
ر ًُ لاف الملصىد. ـــفخسج غىه جىميلٌ 

خْمِيم غير واك  في الخ 
َ
خَت

ْ
ى مِيلَ، بأن  الى 

ْ
ى خْمِيمَ والخ  خْمِيم  ئذ لا ؛ لاف الملصىدـــــلا بأهه لا ًيىن في هلام ًىهم خ ،لاف الملصىدـــــؼ وَهْم خــــفان  الفَسْقَ بين الخ  ماوؼ مً احخماع الخ 

مِيل. هرا في الأػ
ْ
ى . لىً كاٌ أبى اللاطم في حاشيــــــوالخ  خْمِيمَ أغـــــت المؼىٌ : اغلــــــىٌ ه لا ًج ،مّ مً الإٌغاٌـــــم أنّ الخ 

ّ
س البيذ. ـــــأو  في آخ ،لامــــــب أن ًيىن في آخس الىـــــمً حهت أه

ه ًجب أن 
ّ
 وأخصّ مً حهت أه

ً
خَتٍ طىي دفؼ الإيهام ومباًً للخىميل. وهرا للخرًيل ئن اشترغ فيه أن لا ًيىن للجملت محلّ مً الإغساب ،ًيىن فظلت

ْ
ىنَ لِىُى

ُ
ي ًَ فان   ،وأنْ 

ًَ الإغْسَاب ت لا بُد  أنْ ًيىنَ له مَحَلٌّ مِ
َ
 فأغمّ مً وح ،الفَظْل

ّ
ت ما ًلـــــــوئلا

َ
واخخازه المحلّم الخفخاشاوي. ومنهم مًَ حمل الفظلت غلى  ،ابل الػُمْدَةه اهخهى. فػلى هرا المساد بالفَظْل

د غلى أصل المساد ، مثالــــــولا ًفىث المساد بحرف ،ما ًصٍ هِ﴾ ]الإوظان/ــــــه هما وكؼ في الأػىٌ ػامَ غَلى حُبِّ
 
ػِمُىنَ الؼ

ْ
ؼ ان   ،[ أي : مؼ حب الؼػام أي اشتهائه8ه كىله حػالى : ﴿وٍَُ

َ
ف

 
 
اـــــــغ وأهثر أحْسًا، ومثلــــــامَ حييًرٍ أبلـــــػَ الؼ

ْ
ى الم

َ
هِ﴾ ]البلسة/ه : ﴿وَآح ﴾ ]ػه/ [،177ٌَ غَلى حُبِّ

ُ
خاف ًَ لا 

َ
ًٌ ف مِ

ْ
الِحاثِ وَهُىَ مُإ ًَ الص  ػْمَلْ مِ ٌَ  ًْ ﴾ في   هــــــ[. فلىل112وَ﴿مَ ًٌ مِ

ْ
: ﴿وَهُىَ مُإ

 و  ان.ــــــت الحُظًْ، هرا في الإجلــــــغاً
َ
ا آخ

ً
سْك

َ
مِيلِ ف

ْ
ى خْمِيمِ والخ  اكص فيـــــكد ذهس البػع بين الخ  سِد غلى المػجى الى  ًَ خْمِيمَ  مِيل ًــــسَ، وهى أن  الخ 

ْ
ى سد غلى المػجى الخّام فيىمل ـــــخمّ، والخ 

 «. أوصافه غلى ما ذهس في لفظ الاطخلصاء 
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Muhammad al-Jurjānī, Presses Universitaires d’Iran, Téhéran, 1994.   
11
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c
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c
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c
ānī, p. 245. 

12
 Cf. 

c
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- ’Ibn Mālik, ŠarÎ 
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