
DE DOCTEUR A DOCTA :

CREATIVITE LEXICALE ET ADRESSE NOMINALE
EN FRAN(AIS CAMEROUNAIS*

Bernard Mulo Farenkia
Cape Breton University

RESUME

Le systeme de I'adresse en fran~ais central n'est pas toujours pourvu d'ap-
pellatifs adequats pour traduire fidelement toutes les intentions communica-
tives et sociales des interactants camerounais (francophones). Pour combler ce
manque, l'elargissement du repertoire appellatif s'avere donc «obligatoire».
On assiste alors it plusieurs cas de « neologies appellatives ». Notre article de-
crit aussi bien les differents procedes de creation lexicale mis en ceuvre par les
locuteurs camerounais pour «fabriquer» des noms d'adresse que dictent les
facteurs qui determinent l'emploi de ces appellatifs dans la gestion des rela-
tions sociales.
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ABSTRACT

The system of address in standard French is not always equipped with ade-
quate nomenclature for accurately expressing the communicative and social
intentions of speakers of Cameroon French. Speakers thus find it necessary
to widen the traditional scope of terms of address, giving rise to "appellative
neologisms". The present research also describes several mechanisms of lex-
ical creativity that are used by Cameroon speakers in forging new terms of
address dictated by the circumstances of their use in negotiating social and
communicative functions.
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Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau definissent les tennes d'adresse,
dans leur Dietionnaire d'analyse du diseours (2002), comme «l'ensemble des ex-
pressions dont Ie locuteur dispose pour designer son allocutaire» (p. 30). Au-dela
de« leur valeur deictique (exprimer la "deuxieme personne", c'est-a-dire referer au
destinataire du message) », les tennes d'adresse sont surtout caracterises par leur
valeur relationnelle, c'est-a-dire leur aptitude «a etablir entre les interlocuteurs un
certain type de lien socio-affectif» (p. 30). II faut souligner toutefois - comme
l' ont deja fait les auteurs susmentionnes - que les tennes d' adresse sont « directe-
ment [lies] au contexte social» (p. 3). Par consequent, «il n'est pas etonnant que
leur systeme varie considerablement d'une culture a l'autre» (p. 3). Et c'est dans
cette perspective qu'on aboutit au constat qu'en «France, il semble bien [... ] que
I'on assiste aujourd'hui a une rarefaction notable de l'emploi des noms d'adresse»
(p. 32). Kerbrat~Orecchioni (1992:54) est plus alarmiste : elle parle d'une «crise
des appellatifs » en franIYaiscontemporain.

A partir de ce qui precede, on serait tente d'imaginer aussi une crise des appel-
latifs en franIYaiscamerounais. Que non! Le Cameroun est, on Ie sait, un espace
plurilingue ou les langues officielles (dominantes), l'anglais et Ie franIYais, sont
constamment en contact avec plus de 248 langues autochtones, Ie pidgin English,
une langue vehiculaire et Ie eamfranglais, un parler hybride. Le tout est enveloppe
dans un tissu sociocultutel marque par la pluralite et la diversite ethnique. Cette rea-
lite sociolinguistique « contraint» les Camerounais as' approprier et a adapter les
langues officielles a leur culture locale, dans Ie but de les rendre fonctionnelles pour
les interactions quotidiennes (Fosso 1999). Ainsi chaque locuteur «qui s'exprime
en franIYais[ou en anglais] transpose dans cette langue Ie systeme de sa langue [ou
culture] matemelle» (Onguene Essono 1995:182). Mais loin de souffrir« de nom-
breuses violations au double niveau des fautes de langue et de l'adequation de la
fonne d'expression au contexte d'enonciation »1, les multiples particu1arismes ob-
serves pennettent d' entrevoir« une personnalite africaine qui se reflete dans 1'usage
du franIYais.Elle se manifeste dans la creation des mots nouveaux et dans l'adapta-
tion de la semantique aux realites socioculturelles» (Tabi-Manga 1993:43). Ce pro-
cessus de creation et d'adaptation est d'autant plus incontoumable que Ie systeme
de l'adresse en franIYaisn'est pas toujours pourvu, comme l'ont releve Charaudeau
et Maingueneau (2002), d' appellatifs adequats pennettant d' exprimer fidelement la
perception des rapports avec l'autre2. Pour combler ce manque, les Camerounais
recourent a leur inventivite neologique et s'appuient sur les differents systemes lin-

1Mbassi (2006) qui s'inscrit ainsi en faux contre les puristes de la langue fran,<aise en
milieu camerounais.

2A titre d'exemple, ils citent les termes de parente qui sont «d'un usage limite en fran-
,<ais, mais tres frequent dans de nombreuses langues comme Ie vietnamien, au ils s'em-
ploient avec une valeur metaphorique aussi bien que litterale » (Charaudeau et Maingueneau
2002:31).
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guistiques et culturels en presence. L'objectif de ce travail est de mettre en evidence
les principaux procedes par lesquels les « neologies appellatives »3 voient Ie jour
en frant;ais camerounais.

Pour comprendre davantage les facteurs determinants de I' activite neologique
autour des noms d' adresse, il convient d' examiner de pres les circonstances qui
entourent les pratiques langagieres sur les plans de la production et de la reception.
A partir de la, on devrait constater que les neologies appellatives constituent une
maniere de dire et d'etre d'un groupe donne. C'est-a-dire que les neologies attestees
nous renseignent largement sur Ie contexte sociolinguistique qui structure la fat;on
dont les Camerounais se presentent, se pert;oivent mutuellement et se comportent
dans l'interaction verbale4.

Sur Ie plan de la relation horizontale, par exemple, on note la preeminence de
la proximite (physique, psychologique et emotionnelle) marquee par la valorisa-
tion des attributs sociaux et l'emploi d'appellatifs familiers, d'hypocoristiques et
d'autres formes de sollicitude qui s'appliquent a tout Ie monde. Cette vision collec-
tiviste preside a la creation de plusieurs neologies appellatives. En effet, l'ideologie
communautaire investit les termes de parente qui s'appliquent, comme on l'a deja
evoque dans un autre article (Mulo Farenkia 2006), a un cercle plus elargi : Ie 10-
cuteur pert;oit, a quelques exceptions pres, son allocutaire comme UN FRERE, UNE
S(EUR, UN COUSIN, UN PERE, UNE MERE, etc. Les interactions quotidiennes sont
plus ou moins axees sur l'identite relationnelle dans Ie reseau familial ou social.

Mais cette conception collectiviste n'exclut pas Ie strict respect des rapports de
places (relation verticale). Les inegalites sociales (liees au materiel, au statut social
et a l'age) et les rapports asymetriques en contextes institutionnels structurent aussi
Ie comportement interactionnel. Celui-ci est toujours influence par un degre tres
eleve de la distance hierarchique et l' obligation de mise en valeur, parfois exces-
sive, de la position du superieur. On assiste alors a l'emploi frequent des neologies
appellatives qui mettent en relief les « privileges sociaux » dont jouit I' allocutaire.
En fonction du statut de celui qui parle, les appellatifs appropries sont employes
pour marquer la deference en fonction des criteres presentes en (1).
(I) l'age GRAND, PERE, MERE, GRAND-FRERE, GRANDE S(EUR,

SITA, TONTON, TATA5

Ie statut social GRAND, BAO, TONTON, SITA, PATRON, CHEF'

Ie pouvoir politique SA MAJESEE, EXCELLENCE, HONORABLE, etc.

3Par Ie terme de neologies appellatives nous entendons ici des noms d'adresse crees a
l'aide de l'un des procedes de creation lexicale.

4Pour une description plus detaillee du style communicatif camerounais voir Mulo Fa-
renkia (2008a).
5n convient de preciser que, selon les contextes situationnels, ces termes peuvent fonc-

tionner comme des relationemes (exprimant une relation affectueuse, done proche) et comme
marqueurs ou indicateurs de position haute ou basse (Ie respect de la distance hierarchique).
Dans la plupart des cas, cependant, les deux axes se confondent.
6Contrairement a I'usage en France ou CHEF s'emploie comme terme d'affection (entre
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La societe camerounaise est un espace «ou Ie silence est [... ] perr;u comme
menar;ant, ou la vie sociale est dans son entier mediatisee par Ie langage, et ou
Ie pouvoir repose en grande sur Ie don de parole» (Kerbrat-Orecchioni 1996:78).
Les diverses neologies appellatives temoignent donc de ce que la parole est vitale
dans la negociation des relations sociales. Les modalites conversationnelles sont en
contexte camerounais «plus souples, une marge importante etant laissee a l'appre-
ciation individuelle et a la negociation collective, au coup par coup, du deroulement
de l'echange communicatif» (p. 82). Cette ftexibilite s'observe dans la communi-
cation institutionnelle (universite, services publics), et les prestations de service
(petits commerces, poste, banque, etc.) ou les appeIIatifs conventionnels rivalisent
avec les termes populaires. Les locuteurs puisent dans une pluralite de sources et
de savoirs offerts par I' environnement sociolinguistique pour creer les appellatifs,
notamment ceux indiques en (2).

(2) a. La competence grammaticale, c'est-a-dire la maitrise des principaux procedes de
creation lexicale en fran~ais central.

b. Les savoirs culturels, c' est-a-dire les attentes sociales, la valeur sociale de I'inter-
locuteur, les valeurs culturelles (I'age, les attributs sociaux, Ie poids du materiel,
par exemple), la competence intra- et interculturelle en milieucamerounais, c'est-
a-dire les savoirs sur les objets valorisesdans les (autres) cultures camerounaises.

c. Les savoirs contextuels, c'est-a-dire les caracteristiques physiques, psychologi-
ques ou vestimentaires de I'inter!ocuteur, I'activite professionnelle de I'autre, les
attentes dans la situation de communication.

d. Les savoirs sociolinguistiques, autrement dit la connaissance de la valeur sym-
bolique de certains choix et attitudes Iinguistiques, Ie discours ambiant, les va-
leurs vehiculees par les elements de la langue de I'autre, la competence sur les
langues camerounaises. En creant des neologies appellatives les locuteurs tentent
de respecter un contrat linguistique et social defini par un contexte plurilingue et
multiethnique ou la langue dominante, Ie fran~aisest lacunaire dans I'expression
de connotations relationnelles comme la fratrie a la camerounaise, Ie rapport de
places, etc.

2. ETAT DES LIEU X

Le present travail se situe dans Ie prolongement des recherches anterieuressur la
problematique de l'adresse dans et travers les langues et cultures. II convient de
souligner que I'etude inaugurale dans Ie domaine est celIe de Brown et Gilman
(1960) sur les tendances evolutives du TU, symbole de la familiarite, et du VOUS,
marque de la distance. Ce travail a debouche sur Ie constat que I' emploi de ces deux
pronoms d'adresse a subi d'enormes modifications marquees, depuis la revolution

un adulte et un enfant, entre amis, etc.), cet appellatif s'utilise au Cameroun beaucoup plus
pour relever Ie statut institutionnel de I'allocutaire (chef hierarchique ou «policier », c'est-
a-dire lui exprimer Ie respect que ce statut impose). On retrouve aussi ce terme en emploi
hypocoristique entre amis et connaissances. Mais ce demier usage est moins marque que
celui envers un superieur institutionnel.
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fran9aise, par une utilisation de plus en plus reciproque. Cette problematique a
donne lieu a une abondante litterature consacree en majorite au systeme d'adresse
des langues europeennes. Le modele d'analyse propose par Brown et Gilman a
depuis lors ete reamenage, pour integrer de «nouveaux» paradigmes pertinents7.
Et c'est fort a propos que Grevisse et Goosee (l988:~ 631b; cites par Pires 2003)
notent que Ie choix des formes d'adresse connait «d'importantes variations selon
les temps, les lieux, les classes sociales, les families, les individus ». II apparait donc
que I' emploi des modes de I' adresse est un « phenomene culturellement specifique,
mais present dans chaque communaute linguistique, dans des proportions et des
formes diverses» (Coffen 2002:32).

Cette nouvelle perspective culturaliste et interculturelle a, a son tour, genere
d' autres recherches dont les approches et les corpus sont aussi nombreux que varies.
Besch (1998), par exemple, etudie Ie fonctionnement du tutoiement, du vouvoie-
ment et l' emploi des titres en contexte allemand. Coffen (2002) se penche sur les
pronoms d' adresse dans les langues et cultures romanes. Certains travaux adoptent
une approche comparative. C' est Ie cas de Sifianou (1999:63-73) qui compare les
termes d'adresse grecs et anglais; de Dimachki et Hmed (2002) qui etudient les
formules d'adresse utili sees dans les commerces en France, au Liban et en Tuni-
sie; et de Kasai (2002) qui consacre sa these de doctorat a la comparaison des
termes d'adresse et des designatifs en allemand et en japonais. Un autre travail
academique a relever est celui de Kadzadej (2003) qui consacre une partie de sa
these de doctorat a l'analyse comparee des appellatifs et pronoms d'adresse en
allemand et en albanais. Au plan de la recherche en equipe, on peut citer Ie collec-
tif publie sous la direction de Winter (1984), ouvrage reunissant des travaux rela-
tifs aux termes d'adresse en langues russe, roumaine, coreenne, arabe (Jordanie),
kurde, etc. On peut aussi noter les travaux de la Research Unitfor Multilingualism
and Cross-Cultural Communication (RUMACCC) domicilie a l'Universite de Mel-
bourne (Australie) dont l'un des projets a pour but« d'elaborer un modele unifie de
I'emploi des termes d'adresse dans un groupe restreint de langues apparentees : Ie
fran9ais, l' allemand et Ie suedois »8.

Pour ce qui est de I'espace camerounais, on peut evoquer l'analyse de cer-
tains chercheurs (camerounais), dont les retlexions portent sur les termes d'adresse
comme lieu d'inscription du contact des langues au Cameroun. C'est Ie cas de
Tabi-Manga (1993) qui argumente que les termes de parente comme PERE, MERE,
COUSIN, etc. subissent, a la faveur du contact entre plusieurs cultures discursives,
une refonte semantique en fran9ais camerounais. Dans Ie meme sillage, Kouega
(1998) documente les titres honorifiques (ex. 3).

7L'etude de Gardner-Chloros (1991), par exemple, revele que l'iige, Iedegre de connais-
sance, la relation hierarchiqueau travail, I'aspect exterieurde I' interlocuteur (en I'occurrence
I'habillement), etc. influent sur l'emploi des pronoms d'adresse.
8Le projet s'intitu1e «Les formes d'adresse dans certaines langues de l'Europe de

l'Ouest : etude de la langue et des changements sociaux. » Pour la description du projet
voir: www.rumaccc.unimelb.edu.au/address/french/ index. html.
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(3) FA! titre de notabilite chez les Nso, peuple du Nord-ouest
FON chef traditionnel dans la region du Nord-Ouest
CHIEF chef traditionnel dans la region du Sud-ouest
PAlMA titre honorifique donne a un interlocuteur/une interlocutrice d'un certain age

Ils peuvent se traduire par PERE/MERE), LAMIDO (chef traditionnel dans la region
du Nord), etc. en anglais camerounais comme emprunts aux langues et cultures lo-
cales. Biloa (2003) pense que Ie choix de certaines «formes d'appellation» par les
locuteurs anglophones est la preuve de la francisation de l'anglais au Cameroun:

au lieu d'utiliser Ie mot honorifique et la formule de politesse consacree sir qui
peut s'appliquer a tout Iemonde, les Camerounais anglophones prererent appeler les
gens par leurs titres professionnels, ce qui constitue un autre signe de francisation
de l'anglais camerounais. (p. 134; italique dans l'original)

Pour Tsofack (2002), l'adresse pronominale et nominale constitue une stra-
tegie discursive largement employee dans la publicite au Cameroun. Les modes
de l'adresse recenses permettent au sujet enonciateur non seulement d'inscrire Ie
destinataire dans l'acte d'enonciation, mais aussi et surtout de negocier Ie type de
rapport qu' il entend nouer avec Ie consommateur (les liens affectifs, Ie respect, la
relation de connivence, les rapports de familiarite ou de solidarite, la reduction de
la distance sociale) (pp. 132-151).

Echu (2003a) montre comment l'anglais et Ie fran<;ais puisent dans Ie reper-
toire des langues camerounaises pour emprunter des termes comme FAl, MAGUIDA,
MOLA, NI, NYANGO et TCHANGO, etc. susceptibles de verbaliser des connotations
sociales que les appellatifs comme MONSIEUR/MADAME; SIR/MADAME ne peuvent
valablement prendre en charge.

Nous avons montre dans un article recent (Mulo Farenkia 2006) que les termes
d'adresse en fran<;ais camerounais temoignent du croisement de perceptions «di-
vergentes» de la politesse. La culture d'expression fran<;aise offre tres souvent les
signifiants et il revient aux cultures endogenes d'en fixer les valeurs pragmatiques.
Un ouvrage collectif que nous venons d'editer consacre une partie essentiellement
aux contextes, formes et fonctions des termes d'adresse au Cameroun (Mulo Fa-
renkia 2008b:85-133).

La partie qui suit examine les differents procedes auxquels les locuteurs ont re-
cours pour creer de « nouveaux» termes dotes d' un emploi appellatif ou d' une fonc-
tion designative. Les exemples utilises sont essentiellement tires des notes d' obser-
vation participante collectees dans des situations multiples et diversifiees de la vie
quotidienne au Cameroun. D'autres donnees proviennent de quelques dialogues
litteraires et de quelques travaux anterieurs9.

3. COMMENT LES NOMS D'ADRESSE SE CREENT-ILS?

Les locuteurs camerounais utili sent plusieurs procedes de creation lexicale que l'on
peut ramener a deux categories: la neologie morphologique ou neologie de forme et

9Les sources seront indiquees dans la suite du travail.
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la neologie semantique ou neologie de sens. Nous commencerons par les neologies
morphologiques.

3.1. Les Deologies morphologiques

Pour creer des appellatifs susceptibles de repondre convenablement a leurs besoins
communicatifs et sociaux, les locuteurs exploitent de preference I'emprunt et la
derivation.

3.1.1. Les neologies par emprunt

Selon Dubois et al. (1973: 188), il Ya emprunt «quand un parler A utilise et finit par
integrer une unite ou un trait linguistique qui existait precedemment dans un parler
Bet que A ne possedait pas: l'unite ou Ie trait emprunte sont eux-memes appeles
emprunts ». II faudrait completer cette definition en precisant qu'on peut distinguer
deux types d'emprunts : les emprunts externes lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une
langue Avers une langue B et les emprunts internes quand on a affaire a un pas-
sage d'une variete a une autre variete de la meme langue. Les emprunts aux autres
langues s'expliquent par Ie fait que « lorsqu'un vide expressif se fait sentir dans
la forme vehiculaire de la langue dominante [Ie fran<;ais], plusieurs items Iexicaux
issus des Iangues locales entrent en competition pour Ia preseance » (Bitjaa Kody
2000:264). En se pretant au jeu de Ia derivation et de Ia composition au meme titre
que Ies mots du fran<;ais central, Ies termes d' emprunt confirment leur integration
totale dans Ia langue emprunteuse, Ie fran<;ais (camerounais).

3.1.1.1. Emprunts aux langues camerounaises

Comme appellatifs empruntes aux Iangues camerounaises, on peut citer Ies « ethno-
nymes» suivants, c'est-a-dire des termes qui designent I'appartenance ethnique de
I'interlocuteur (4).

(4) ALOGA

MAGUlDA! MAGIDA

MAGNE
MALAM

MAGNANG/ MANYANG
(MON/MA) MBINDI

ce teone serait, selon toute vraisemblance, un derive du
mot ILOGA 'jeune homme'. ALOGA signifie 'mon ami'
en langue basaa. Cette forme d'adresse s'emploie Ie plus
souvent pour designer ou Mler un interlocuteur apparte-
nant 11l'ethnie Basaa. Dans l'imagerie populaire « aloga»
est synonyme de « basaa ».
terme (en langue fulfulde) qui designe un originaire de
la partie septentrionale du Cameroun (Grand Nord). Cet
appellatif est tres souvent pejoratif.
'mere des jumeaux' en langues bamileke.
« tradi-praticien» d'obedience confessionnelle musul-
mane; marabout (Biloa 2006: 112).
'Ie/mon frere' en langue basaa.
'petit/petite', en langue douala. Utilise envers un ca-
det/une cadette (petit frere, petite slEur), cet appellatif
peut communiquer une charge affective.
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MBOM/MBOM

MOLA
NGONDA
NYAMORO
NYANGO
SANGO/SANGO
TAGNE
TARA

'ami' en langues bulu et ewondo, s'utilise generalement entre
les jeunes. MBOMBO, homonyme en langue basaa. II exprime
une forte connotation affective. Ce terme s'emploie aussi pour
designer toute personne que l' on considere comme un « ami »
ou un «frere ».
'mon ami'; 'monsieur' en langue duala.
'mademoiselle' en langue bassa.
'aine' ou 'patriarche' en langues beti.
'madame' ; 'jeune fille' en langues duala et bassa.
'monsieur' ; 'jeune homme' en langues duala et bassa.
'pere des jumeaux' en langues bamileke.
'pere' en langues langues bulu et ewondo. Cet appellatif s'uti-
lise beaucoup plus pour exprimer I'amitie, la complicite, Ie rap-
prochement, etc. en milieu jeune. TARA signifie done 'mon ami'.

L'abondance de ces emprunts s'explique par Ie caractere pluriethnique de la
societe. Ainsi, ces items lexicaux sont pour l'essentiel des ethnonymes. Ceux-ci
s'utilisent comme vocatifs ou designatifs. D'autres designent des attributs sociaux
valorises dans la culture ou la region qui prete Ie terme en question (voir Bitjaa
Kody 2000:265-266) et disposent aussi d'une fonction appellative. Plusieurs cas de
figure se presentent: l'interlocuteur dont l'ethnicite est designee par l'ethnonyme
peut repondre avec Ie meme terme, peu importe l'ethnicite du locuteur original.
L'allocutaire peut aussi choisir un termequi exprime l'ethnicite de l'autre, si celle-
ci est differente (eel a suppose done que les partenaires d'interaction se connaissent
plus ou moins). Comme troisieme possibilite, ces ethnonymes sont souvent em-
ployes entre des gens de la meme ethnicite. On note aussi que certains termes
comme TARA, MBOM, MOLA, NYANGO, SANGO, NYAMORO, entre autres, sont de-
venus vulgarises au point ou ils ne designent plus necessairement l' ethnicite, mais
tout simplement la complicite entre les interlocuteurslO•

En dehors des langues locales, les locuteurs empruntent a l' anglais, au Pidgin
English, au Camfranglais et, dans une moindre mesure, a certaines langues etran-
geres comme Ie latin, I' espagnol et I' allemand.

3.1.1.2. Emprunts a L'angLais
Plusieurs exemples sont donnes en (5).

(5) TEACHER/TICHA terme generique pour designer ou interpeler toute personne
exer~ant la profession d'enseignant (tout niveau confondu).

BIG 'grand', terme de deference envers un aine ou un interlocuteur
au statut social tres respecte.

BOSS 'patron', terme de deference envers un chef hierarchique.

IOCette vulgarisation s' observe surtout dans Ie discours des jeunes.
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SISTER/SIT A 11 'seeur', designe, avec une nuance d' affection ou de respect toute
femme plus agee que l'interlocuteur.

3.1.1.3. Emprunts au eamfranglais

Les terrnes d'adresse proven ant du Camfranglais attestent, comme Ie constate si
bien Fosso (1999: 178) que cette langue est un :

melange de langues camerounaises, de fran~ais, d'anglais, mais aussi de pidgin, de
I'argot des metropoles camerounaises, de latin, d'espagnol, etc., a telle enseigne
que Ie camfranglais devient un terme plutot commode pour designer une realite
detonante, difficile a nommer avec pertinence.

terme de respect envers un interlocuteur qui est financierement
ou socialement distingue et par consequent tres influent.
'Ia fille', utilise generalement pour interpeller une fille dont Ie
locuteur ne connait pas Ie nom.
'mon ami'.
'mon ami'.
'mon ami'.
designe un jeune gar~on ou une jeune fille.

LA GO

COMBI/KOMBI
(LE)JO
COPO
YO/YOH/YOYETTE

Voir aussi Kouega (2003). Les appellatifs provenant du Camfranglais sont tels que
presentes en (6).
(6) CAPO

A cette categorie s'ajoutent certains termes de parente nes de la« verlanisation» de
leurs equivalents en fran~ais standard (7) :
(7) REME 'mere'

REPE 'pere'
RESE 'seeur'
REFRE 'frere'

3.1.1.4. Emprunts au pidgin English

Les emprunts au pidgin English ne sont pas nombreux (8).
(8) BO'O 'mon ami', terme qui s'emploie beau coup plus en milieu anglophone pour

designer tout interlocuteur avec qui on veut nouer des relations frater-
nelles. Les locuteurs francophones ont recours a cet appellatif pour desi-
gner ou heler un interlocuteur anglophone et lui temoigner une certaine
convivialite sociale. Ce terme s'utilise de plus en plus en milieu franco-
phonel2.

11 II faut noter la difference entre SITA et S(EUR. Le premier terme s' emploie uniquement,
du moins Ie plus souvent, en situation asymetrique, notamment lorsqu'il y a difference d'age
ou de statut. Ainsi, SITA est une marque de respect envers celie qui occupe la position haute.
Quant a l'appellatif S(EUR, il s'emploie (res souvent avec Ie possessif ma (MA S(EUR) pour
construire la proximite (relation horizontale). Les exemples avec S(EUR en fonction verticale
existent, mais sont rares.

1211constitue ainsi une des marques de I'influence du pidgin English sur Ie fran~ais au
Cameroun. Voir a ce sujet Echu (2003b).
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MASSA derive des mots anglais I1Ulster 'maitre' et mister 'monsieur'. Plu-
sieurs Camerounais anglophones utilisent cette forme allocutive comme
marque de fratemite, de solidarite ou de complicite. Les francophones
I'utilisent, a leur tour, lorsqu'i1s ont affaire a un interIocuteur anglophone.

MBOUTIMBUTIMBOUTMANIMBOUTOUKOU

'naif', s'utilise generalement, par les jeunes, comme terme affectueux
entre amis ou connaissances. II est evident que dans ce demier exemple
on a affaire a un emprunt double d'une resemantisation (voir la sec-
tion 3.2).

3.1.1.5. Emprunts a d'autres langues
Citons-en quelques exemples en (9).

(9) (LE) MAN
PATER
OMBRE
MACHO
PACHO

terme allemand ou anglais qui signifie 'I'homme', 'mon gars'.
'pere' , mater 'mere', termes latins.
'homme' en espagnoI.
'mere'.
'pere', termes a consonance espagnole, issus d'une deformation des
mots madre et padre.

3.1.2. Les neologies par derivation

3.1.2.1. La derivation impropre ou conversion

Les locuteurs procedent a la re-categorisation de certains lexemes. C'est ainsi que
plusieurs adjectifs sont utilises comme appellatifs. Leurs valeurs pragmatiques sont
calquees sur Ie sens des adjectifs initiaux. Comme exemples on peut citer : GRAND,
VIEUX, DUR, COMPLlCE, PETIT, PUISSANT. Ces appellatifs (ex. 10) peuvent etre
precedes du demonstratif ce ou du possessif mon (indiquant une forte charge affec-
tive).

(10) (MON) CHER/(MA) CHERE terme utilise pour designer ou interpeller un ami ou
une connaissance.

COMPLICE appellatif utilise en milieu jeune pour exprimer la so-
lidarite entre amis ou connaissances. II est aussi re-
current en milieu universitaire.

(CE) DUR : marque de connivence entre amis ou connaissances,
s'utilise generalement avec Ie demonstratif ce dont la
valeur affective est evidente.

FATIGUEE adjectif employe comme terme d'adresse a I'endroit
d'une femme enceinte.

GRAND terme de respect a I'endroit d'un interIocuteur plus
age, connu ou non. Ce terme designe par extension
toute personne pour laquelle Ie locuteur eprouve du
respect ou de I' admiration 13. L' oppose de ce terme

13Leterme GRAND s'emploie entre amis du meme age.
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d'adresse est PETIT, appellatif employe pour designer, avec une
nuance d'affection, un interlocuteurmoins age ou, dans certains
cas, comme marque de mepris a l'egard d'une personne en rai-
son de son statut social.

(CE) PUISSANT marque de solidarite en milieujeune. II s' emploie aussi avec ou
sans Ie demonstratif ceo

(MaN) VIEUX terrne employe pour designer, avec une nuance de respect, toute
personne agee. Les locuteurs s'en servent aussi pour interpel-
ler un ami ou toute personne avec qui ils partagent une cer-
taine complicite (il est donc synonyme de COMPLICE, CAPO
et COPS).

Ces substantifs derives d'adjectifs sont nes d'un processus plus complexe que la
simple conversion.

Vne precision s'impose. En ce qui conceme les termes employes avec Ie pos-
sessif mon/ma ou Ie demonstratif ce, il s'agit, dans I'ensemble d'adjectifs qui s'em-
ployaient au depart comme qualificateurs des designatifs affectifs comme « ami»
(MaN GRAND/CHER/VIEUPETlT AMI) et « homme» (MON/CE GRAND/PUISSANT/
DUR HOMME). Et puisque I' interpretation de ces designatifs (<< ami» et «homme»)
est facilitee par Ie contexte situationnel, les locuteurs les ont laisses tomber tout en
gardant les qualificateurs. Lesquels se sont substantives pour fonctionner comme
hyponymes des noms effaces. Comme I'indiquent Lehmann et Martin-Berthet (2005:
161), ces substantivations se decrivent comme des ellipses.

Certains cas de derivation impropre sont d'autant plus complexes qu'on a
d'abord affaire a un terme d'emprunt comme base de la derivation. C'est Ie cas
des appellatifs (MaN, MA) BIG 'mon grand' et (MaN) MBINDl 'mon petit'. L'adjec-
tif big 'grand' est utilise comme substantif. II en va de meme pour mbindi 'petit'
(du douala) qui est employe comme substantif. On remarque ici que les termes big
et mbindi se comportent, sur les plans morphologique et syntaxique, effectivement
comme elements de la langue fran~aise. II est donc evident que MON/MA BIG est un
calque du terme en fran~ais.

La derivation par troncation

Derivation regressive Certains appellatifs sont obtenus par une simple suppres-
sion du suffixe ou de la demiere syllabe du terme initial (ex. 11).

(II) ASSOIASS
BAa
DOC
PRESI

PROF
RIGa
MA COlMA COO

< associe
< baobab
< docteur
< president

< professeur
< Rigobert
< macopine

'client, ami'.
personne influenteet respectee dans la societe.
titulaire d'un doctorat, medecin.
leader ou president d'une association culturelle
ou sportive.
'enseignant' .
un prenom.
'mon amie'.
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Apherese Certaines derivations decoulent plutot de la troncation de la premiere
syllabe du terme initiale (ex. 12).

(12) BODIIBODY < somebody 'mon ami'. On peut aussi citer Ie cas des appella-
tifs nes d'un redoublement apres troncation : Jojo
'Joseph'.

La derivation suffixale

Les operations de suffixation attestees sont complexes. Elles ont lieu a partir des
noms ou prenoms des interlocuteurs. Les suffixes (dont -0 et -ou sont tres presents)
expriment une forte charge sentimentale. Mais, comme Ie montrent les exemples
en (13), Ie procede de derivation suffix ale masque des operations encore plus com-
plexes.

(13) -0 BERNARDO < Bernard
MARCELO < Marcel

-ot PlERRO/PlERROT < Pierre
-son JACOBSON < Jacob
-s ROGERS < Roger

Ainsi, si les appellatifs indiquent explicitement l'ajout d'un suffixe (ex. 13),
lesautres appellatifs sont Ie resultat d'operations mixtes. C'est Ie cas avec POLO
« Paul) ou les locuteursvont proceder, d'une part a une modification graphique ou
vocalique, suivie, d'autre part, d'une re-suffixation (ex. 14).

(14) PAUL -> POL -> POL + -0 -> POLO

D'autres appellatifs proviennent d'une double derivation (ex. 15), celle regres-
sive suivie d'une derivation suffix ale (re-suffixation apres troncation)

(15) -ou CHANTOUICHANTOUX < Chantal
NADOU < Nadege
ADOU < Adolphe

-ia SERGIO < Sergio
-ita ROSITA < Rosita
-y THOMY/TOMyI4 < Thomas

Citons d'autres exemples avec des suffixes differents (ex. 16) :

(16) ANTONIO
ALINO
ATANGO
SAMY
GABY
PATOUIPATSON
JACKSON

< Antoine
< Alain
< Atangana
< Samuel
< Gabriel(1e)
< PatrickIPatrice
< Jacques

140n peut aussi envisager une seule etape. C'est-a-dire que Ie demiere syllabe du nom a
directement subi la modification en -au/aux, -y, -ia, etc.

36



MULO FARENKIA De DOCTEUR a DOCTA

Ces neologies appellatives semblent investies d'une charge affective plus dense que
celie vehiculee par les noms ou prenoms initiaux. Raison pour laquelle celles-ci
sont beaucoup usitees entre amis.

La double derivation (regressive et/ou suffixale) peut aussi s'appliquer a cer-
tains titres professionnels, termes de parente ou ethnonymes (ex. 17).

(17) ONCAUONCLO
COPS/COP'S/COPO
BAMS/BAMI
ANGLO
BASSISTE
WADJAX

< onele
< copain
< bamileke
< anglophone
< bassa
< wadjo (originaire du Grand Nord)

YOYETTE, MINETTE
MIGNONNE
GOMBISTE « gombo 'retard')

-onne
-iste

Nous avons aussi des appellatifs avec des suffixes employes en milieu universitaire
(ex. 18).

(18) -ette

De DOCTEUR a DOCTA : de LaneoLogie en milieu universitaire

Nous nous interessons plus particulierement aux termes DOC et DOCTA, deux va-
riantes de I' appellatif DOCTEUR, employees pour designer ou interpeller les ensei-
gnants du superieur au Cameroun. Rappelons tout d'abord comment ces neologies
sont produites. Le terme DOC est ne d'une derivation regressive du mot docteur.
Pour ce qui est de DOCTA, on peut supposer qu'il y ait eu troncation du suffixe -eur,
et ensuite re-suffixation a I'aide de -a. au alors, Ie terme DOCTA est, selon toute
vraisemblance, ne d'une altemance syllabique ou d'un glissement phonetique. On
pourrait speculer sur un autre aspect, notamment I'inftuence de certaines langues
camerounaises dans lesquelles Ie terme d'emprunt docteur aurait subi une modi-
fication aussi morphologique que semantique. Ce terme recycle aurait ete, par la
suite, prete au franc;;aiscamerounais.

A travers ces variations morphologiques on peut percevoir plusieurs intentions
communicatives. En effet, I'appellatif DOCTEUR est, en emploi designatif et appel-
latif, recurrent dans les contextes formels. Dans ce cas, ce terme sert a exprimer
Ie respect et indiquer une forme de distance envers un enseignant (titulaire d'un
doctorat) (ex. 19).

(19) Bonjour, DOCTEUR FARENKIA. Ie voudrais VOUS rencontrer.

Les variantes DOCTA/DOC sont, quant a e1les, utilisees pour exprimer Ie respect
empreint de complicite envers un enseignant avec qui il existe deja une certaine
familiarite. Dans ce contexte I'appellatif DOCTA peut s'employer avec ou sans pa-
tronyme de l'inter1ocuteur (ex. 20).

(20) Bonjour, DOC! Est-ce qu'on a cours aujourd'hui. DOCTA? Comment allez-VOUS,
DOCTA ? Est-ce que je peux passer au bureau VOUS voir, DOCTA ?
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L' appellatif standard semble etre plus distant que ses variantes argotiques DOC et
DOCTA. Cette variation fonctionnelle expliquerait pourquoi Ie terme standard s'em-
ploie beaucoup plus avec Ie nom de famille. Parce que Ie registre familier marque
une relation plus ou moins proche, l' emploi du nom de famille avec les termes DOC
et DOCTA n'est pas frequent. Aussi les locuteurs utilisent-ils la variante DOCTA +
nom de famille generalement dans l' enonciation delocutive (ex. 21).

(21) Gars, j'ai vu DOCTA Teguia a I'ENS. II etait tres frais. DOCTA Tagne n'est pas passe
en Fac ce matin. Nous n'avons pas vu sa voiture.

Peut-etre convient-il de se poser la question sur les autres motivations de ces
neologies. C'est alors que l'on pourrait relever ici que les termes DOC et DOCTA
constituent des cas de «coup de force discursif» (Maingueneau 2001 :9) opere par
les etudiants. En effet, l'emploi des termes d'adresse a l'egard des enseignants tra-
hit une certaine volonte des etudiants de contoumer l' appellatif standard DOCTEUR
et avec lui d'autres normes communicatives en milieu universitaire camerounais.
Dans un contexte institutionnel ou Ie respect du superieur academique est de ri-
gueur, les etudiants inventent en effet une strategie pour construire « discursive-
ment» un autre type de rapport marque plutot par la complicite, la convivialite, Ie
rapprochement15.

A travers ces appellatifs argotiques les etudiants accomplis sent un renverse-
ment et une redefinition des rapports avec leurs enseignants. Les operations deri-
vationnelles observees ne constituent que la manifestation formelle de la distance
verticale et horizontale inherente au terme standard DOCTEUR. Mais, il se pose Ie
dilemme de savoir comment negocier une relation plus ou moins proche et egali-
taire avec l'enseignant sans donner l' impression de menacer la valeur academique
et sociale du superieur? Le locuteur se trouve, comme on Ie voit, dans une situation
de « double contrainte ». Les appellatifs crees semblent, a notre avis, formuler Ie
vceu des etudiants de se soustraire au respect des normes trop rigides et de laisser la
f1exibilite relationnelle s'exprimer pleinement. II ne s'agit pas, soulignons-Ieavec
vehemence, d'un crime de lese-majeste. On pourrait, au contraire, y voir un elan
affectif et la volonte de donner une teinte «plus conviviale », ou plus camerounaise
a l'institution universitaire. On peut donc dire que DOC et DOCTA veulent dire que
«malgre Ie respect de la valeur academique et sociale de l'enseignant, on aimerait
aussi nouer des relations empreintes de convivialite avec celui-ci ».

On notera aussi que les etudiants ont un gout irresistible pour cette f1exibilite
appellative au point de donner du DOCTA aussi bien a leurs camarades thesards
qu'aux etudiants (particulierement) brill ants. Par cette elasticite pragmatique, ces
locuteurs entendent construire ou (re-)etablir une forme d'egalite symbolique (sur
Ie plan du savoir) avec leurs enseignants. C'est pourquoi la creativite neologique
illustree par DOC et DOCTA est doublee d'une «democratisation» des modalites
d'emploi de ces titres. En plus, donner du DOCTA a un autre etudiant, revient a la

15Cette interpretation decoule de quelques conversations informelles avec nos etudiants
de l'Universite de Yaounde I (1997-2003).
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valoriser par anticipation, it I' encourager, it fonnuler Ie vreu de Ie voir reussir, pour
devenir, un « veritable docta ». Le tenne DOCTA prend definitivement une forme
prophetique.

La neologie par abreviation, acronymie ou siglaison

Cette neologie se manifeste par l'utilisation des lettres ou syllabes initiales des
prenoms et noms de l'interlocuteur (ex. 22).

(22) E
BE/BEN
lP/lIPE
lCIJISSE
lCO
LAPlRO*
KH
IT*
BAL
TOGUY*

< Elise
< Bernard
< Jean-Paul/Jean-Pierre
< Jean-Claude
< Jean Claude Ottou
< Lambo Pierre Roger
< Kengne Helene
< Johnny Tezano
< Bernard Alphonse Libot
< Toto Guillaume

*Des noms de celebres musiciens camerounais.

3.1.3. La neologie par composition ou syntagmation

La premiere categorie de neologies par composition regroupe des lexies fonnees
it partir des tennes MONSIEUR, MADAME et leur pendant «camerounise» MASSA.
MONSIEUR et MADAME s'utilisent aussi bien avec les patronymes, les prenoms que
les titres profession nels de I' interlocuteur.

La combinaison MONSIEUR/MADAME + patronyme est employee de fac;;onre-
ciproque comme marque d'un rapport egalitaire entre adultes (connus ou inconnus).
Dans les situations asymetriques par contre, Ie locuteur de rang inferieur a tendance
it utiliser MONSIEUR en fonction vocative et MONSIEUR + nom en fonction design a-
tif (ex. 23).

(23) Bonjour, MONSIEUR, je voudrais voir MONSIEUR (Tagne); MADAME Choupo est ar-
rivee hier soir.

L'appellatif MONSIEUR/MADAME +prenom marque de respect envers une per-
sonne de statut superieur ou une personne plus agee (MONSIEUR PAUL.) Cette
fonne d'adresse constitue un compromis entre MONSIEUR/MADAME, marqueur de
la distance et Ie prenom, indice de familiarite. Autrement dit, la distance vehiculee
par l'appellatif MONSIEUR est attenuee par I'emploi du prenom.

L'appellatif MONSIEUR/MADAME + titre professionnel est aussi atteste dans
nos exemples. En plus du respect exprime par MONSIEUR ou MADAME, ce terme
d'adresse valorise l'identite professionnelle de I'interlocuteur (ex. 24).

(24) MONSIEUR le professeur, MADAME la ministre, MONSIEUR le maire. MADAME le pro-
viseur, MONSIEUR le photog raphe, MONSIEUR le commissaire. MONSIEUR le journa-
liste.
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Un autre procede de creation par composition consiste a utiliser Ie terme SANGO/
SANGO 'Monsieur' (en bassa et en douala) suivi du titre professionnel de l'interlo-
cuteur, comme Ie montrent les exemples en (25), tires de Oy6n6 Mbia (1971; c'est
nous qui soulignons).

(25) a. - SANGO, chef de gare, savez-vous que mon ami est ici, chez mes parents?
- Votre ami?

- Mon ami; vous savez, MONSIEUR Ie Pn!sident-Directeur-General. (p. 27)

b. - SANGO, chef de gare, oubliez-vous donc que les voyageurs sont administres
aussi longtemps qu'ils se trouvent dans les limites de votre gare? Forcez-Ies a
se tenir, comment voulez-vous qu'ils Ie fassent si vous ne les obligez pas a vous
obeir? Demain surtout, dites-Ieur de se mettre en rang devant Ie guichet, comme
on Ie fait dans les grandes villes ou ils ont des gendarmes! (p. 29)

Quant a la forme MASSA + nom/prenom, elle frappe souvent par la « camerou-
nisation » du nom ou du prenom ne laisse guere indifferent. Cet appellatif est tres
utilise dans les regions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (ex. 26) :

(26) Monsieur Jean
Monsieur Joseph
Monsieur Jacob

---> MASSA Jean
---> MASSA Yo
---> MASSA Yacob

La deuxieme categorie est constituee de lexies nees des combinaisons sui-
vantes (ex. 27) :

MAS(EUR
MONLAPIN
MONBEBE

Adjectif + substantif :
VIEUX FREREI6 CHER AMI GRAND ONCLE GRANDE S(EUR
GRAND COPO PETIT FRERE GRAND FRERE BIG RESE (grande slEur)
BIG MAMI (grand-mere)

b. Adjectif possessif (1ere personne du singulier) + substantif :
MON GARS MON AMI MON CHER MA CHERE
MON TYPE MON POTE MON COTA MON CHOU
MA PUPILLE MON GRAND MON COMPLICE MA PUCE
MON PETIT MON POUSSIN MON MBINDIMA COO

(27) a.

LEMAN
LEJO

c. Demonstratif(ce/cet)/article defini + substantif:
CE GARS CE DUR CE PUISSANT CET HOMME
LA MERE LE PERE LA MOUNA 'lafille' LA GO 'lafille'
LEILA BIG

Comme troisieme groupe, on peut citer les termes d'adresse complexes (syn-
tagmation) dont la base est constituee par les termes PERE et MERE (ex. 28) :

(28) a. LE PERE/PAPA de + prenom du fils aine/de l'un des fils ou de la fille ainee/de
l'une des filles de l'interlocuteur :
Bonjour, LE PERE de Paul

16Paradoxalement, on ne dit pas vieille sceur. Par contre, ma vieille est attestee dans notre
corpus.
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b. LA MERE/MAMAN de + prenom du fils aine/de I'un des fils ou de la fille ainee/de
I'une des filles de I'interlocuteur :
Bonjour, LA MERE de Sonia17

Generalement employees, en fonction designative et appellative, par les enfants,
ces neologies indiquent non seulement Ie respect envers les «parents sociaux »,
mais ces termes connotent aussi un certain degre de familiarite, nee des rapports
de voisinage. Le locuteur indique par-Ia qu'il sait que son allocutaire a un fils qui
s'appelle Paul ou une fille qui se nomme Sonia.

Une autre forme de neologie appellative par composition est l' exemple TATA
VOISINE. C'est un mode d'adresse utilise par les enfants qui s'adressent a leurs
voisines. Le premier element TATA est la marque de respect dfi a ladifference
d'age et Ie deuxieme terme VOISINE exprime un profond degre de familiarite ou
de connivence nee du (bon) voisinage. Le meme procede s'observe avec I'appel-
latif TaNTON CHAPEAU: il s'agit d'un terme d'adresse utilise (d'abord par les
connaissances et puis par les clients) pour designer un interiocuteur vendeur de
chapeaux au marche central a Yaounde. On peut aussi citer CHERIE/CHERI COCO,
appellatif employe pour exprime des sentiments affectueux a l' egard de celle ou de
celui que I'on «aime ». Les appellatifs comme NYANGA BOY 'gar~on elegant' et
DINGA MAN 'homme de la guitare' relevent de la composition et de I'emprunt (aux
langues locales et a I'anglais).

3.2. Les neologies semantiques

3.2.1. Glissement de sens ou de champ lexical

Pour creer de nouveaux appellatifs, les locuteurs peuvent proceder a une adapta-
tion semantique d'un terme existant en fran~ais central. Un glissement semantique
se produit, c'est-a-dire, Ie terme emprunte au fran~ais central acquiert une signifi-
cation (en fran~ais camerounais) differente de celle de la langue preteuse (fran~ais
standard) (ex. 29) :

(29) CHEF cet appellatif designe, avec une nuance de deference doublee de peur,
tout agent de maintien de I'ordre public (police, gendarmerie, etc.) ge-
neralement designe par la periphrase «I'homme en tenuel8 »

L'HOMME terme amical utilise en milieujeune: C'est comment non, L'HOMME?

On peut aussi citer plusieurs appellatifs qui empruntent au vocabulaire asso-
ciatif et/ou guerrier. Comme neologies par changement de champ lexical, citons
quelques exemples en (30).

17CommeIes exemples I'indiquent, il s'agit d'un emploi vocatif/appellatif d'un groupe
nominal en fran"ais. C'est en ce sens qu'il constitue une« neologie appellative», notamment
un emploi nouveau d'un terme qui existe dejll.La fonction designativede ce groupe nominal
est aussi attestee : J'ai vu le pere de Paullla mere de Sonia au marchi.
18Unautre exemple de neologie semantique.

41



LINGUISTICA ATLANTICA No. 29, 200S

terme d'amitie ou de convivialite : «mon gars, mon ami ».
terme d'arnitie ou de convivialite : «mon amie ».

(30) AITAQUANT terme employe essentiellement dans certains milieux profession-
nels (conducteurs de taxi, ouvriers, etc.) pour designer un membre
de la communaute professionnelle.

COMBAITANT appellatif utilise sur Ie campus universitaire pour designer un autre
etudiant et faire allusion au «combat quotidien » des etudiants pour
la defense de leurs droits.

JOUEUR employe en milieu jeune pour exprimer la complicite ou la solida-
rite, l'appartenance a une communaute precise.

MEMBRE terme employe en milieu estudiantin ou dans certains milieux pro-
fessionnels (chauffeurs de taxi, vendeurs ala sauvette) pour mar-
quer un certain degre de complicite.

Nous avons aussi les appellatifs tels que PAPA et MAMA (a ne pas confondre
avec les termes de parente) qui sont dotes de marquesprosodiques particulieres19
(ex. 31):

(31) PAPA (papa)
MAMA (mama)

On remarquera que cette operation de re-semantisation conceme aussi les appella-
tifs dits affectueux et intimes comme MON NO UNO US, MON LAPIN, MON CHOU,
etc.

La reconversion semantique est aussi marquee par I' emploi des lexies a conno-
tation negative aux fins hypocoristiques (ex. 32) :

(32) LAID-TYPE
MERCENAIRE

MALHONNETE
FAUX-TYPE (neologie par composition)

Ces appellatifs s'utilisent, faut-ille souligner, entre amis. Dans ce cas, «Ie sens in-
trinseque est de peu de poids conversationnel : c' est Ie consensus discursif construit
entre les amis [... ] qui regie Ie semantisme du mot, et desamorce completement sa
charge illocutoire habituelle » (Rosier et Emotte 2000: IS ; italiques et gras dans Ie
texte).

11faut y ajouter les titres honorifiques comme EXCELLENCE, PRESI, DG, SA
MAJESTE. Le glissement de champ lexical dont ils font l' objet illustre « la boulimie
de titres de notabilite et d'honneurs ». Dans un article intitule «Presi », Ie jour-
nal camerounais, Mutations du 24 janvier 2005, Mcrit et decrie ce phenomene qui
se trouve etre un aspect saillant de I'ethos communicatif camerounais caracterise
par I'exces de politesse en situation asymetrique (voir a ce sujet Mulo Farenkia
200Sa: lS-20).

A cote de ces nouvelles majeste [sic], vivent ces EXCELLENCES qui ne sont plus
donnees uniquement aux diplomates de carriere, au Minrext [Ministre des Rela-
tions Exterieures] ou au Chef de I'Etat comme Ie veut l'usage. Puisque tous les
ministres en re90ivent, au meme titre que les grands patrons d'entreprises et ces
personnalites qu'on appelle ainsi en signe d'un respect aussi hypocrite que celui

19Ces items peuvent s'utiliser comme interjection (pour exprimer l'etonnement). Dans ce
cas, ils se prononcent comme suit: ptitipa, mtitima (9a alors !)
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qu'on donne a cette foultitude de presidents, pauvres et riches, a la tete d'associa-
tions villageoises et de projets sans lendemain, d'organisations sans membres ou de
fortunes recemment acquises. Comme Ie cas des MAJESTES et des EXCELLENCES, Ie
PRESIDENT qu'on donne a une personne est souvent une marque d'allegeance. En
devenant PRESI, il depasse ce cadre pour epouser un autre: celui de ce monde ou Ie
demuni se rabaisse devant Ie frere, l'ami ou Ie cousin, avec l'espoir qu'en retour, Ie
bienheureux souvent fauche lui-meme, « fera un geste ».

3.2.2. L'extension semantique

Nous avons en premier lieu Ie domaine de la parente qui regorge de plusieurs
exemples relatifs a la refonte semantique des appellatifs y afferents. L' extension
semantique est dictee par une culture locale dans laquelle la parente releve autant
du biologique que du social. Ainsi, Tabi-Manga (1993:42) a raison de dire que:

les mots com me pere, mere, s(£ur et cousin, connaissent en fran"ais d' Afrique un
deplacement semantique qui contraste avec l' acception couramment admise en fran-
"ais central. Le pere n' est plus exclusivement celui qui a engendre, qui a donne nais-
sance a un ou plusieurs enfants. Outre ce seme, Ie mot pere en fran"ais d' Afrique
designe l'oncle patemel [... J et plus extensivement tout homme de la generation du
pere, plus age, que I' on respecte. Le fonctionnement de jrere est analogue a celui de
pere et de mere. Sous la pression des realites socioculturelles,jrere ne designe plus
uniquement celui qui est ne des memes parents, mais aussi Ie cousin et par exten-
sion tout individu male de la meme famille, tout homme, de meme generation, avec
lequel on se sent des liens communs (ethnie, pays, race, clan, tribu).

On pourrait illustrer cela a I'aide de cet extrait (ex. 33) de C'est le soleil qui
m' a brulee de Calixte Beyala (1987: 14-15), presentant Ateba qui s'insurge contre
I' enonce Ta mere m' a dit ... de Jean et (surtout) I' echange plein de sarcasme qui
en resulte.

(33) Ada n'est pas rna mere. Elle est rna tante.
Tiens ! Encore une qui parle comme les Occidentaux !
l'aurais pourtant jure que tu etais une de ces jeunes filles bien elevees qui se font si
rares de nos jours. Visiblement je me suis trompe. Que Madame veuille donc m'ex-
cuser. [... J
Comment devrait-on vous appeler? Madame tout court ou Madame la Blanche?
Ni l'un ni I'autre. Mais sachez qu'on ne vit pas et qu'on ne meurt pas a la place des
autres.
Garce!
Je garde mon identite.
Peux-tu me dire la difference qu'il y a entre ta tante et ta mere? Peut-etre est-ce parce
que l'une t'a portee dans son ventre et l'autre pas?
Peut -etre ...
Salope! Laisser tomber ses valeurs ... Qu'as-tu de plus a adopter la pensee euro-
peenne, hein ?
Peut-etre quand les Blancs nous aneantiront, alors reagiras-tu ?
Peut-etre.
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Jean defend, comme on peut Ie con stater, sa/la perception (africaine) de la
parente, basee non seulement sur Ie biologique, mais aussi et surtout sur Ie social.
C'est ainsi qu'il place les termes mere et tante dans une relation de synonymie et
reproche a sa partenaire d'interaction de leur assigner deux connotations sociales
distinctes. L' extension semantique est calquee sur les langues et cultures locales.
En general, les termes de parente les plus usites sont presentes en (34).

(34) COUSIN GRAND FRERE/GRANDE S(EUR LA MERE/MAMAN
LE PERE/PAPA MA FlLLE MA S(EUR
MON FILS MON FRERE MON BEAU
TANTE TATAITANTINE TONTON2o

L'extension semantique s'observe aussi avec certains termes de deference (ex. 35):

(35) PATRON dans Ie cadre professionnel, ce tenne exprime Ie respect a l'en-
droit de I'employeur, du chef hierarchique direct ou de toute per-
sonne de la hierarchie. Cet appellatif designe aussi toute personne
nantie, respectable, infiuente, susceptible d'apporter une aide fi-
nanciere. C'est donc un tenne de deference avec une forte in~
tention de flatterie interessee. n s'utilise dans ce contexte aussi
bien a l'egard des connaissances qu'au profit de ceux qu'on ren-
contre pour la premiere fois : « Bonjour PATRON, lancez-moi une
piece! »

DOC/DOCTA en dehors de ses emplois en milieu universitaire,ce tenne designe
un medecin, un infinnier et souvent un specialiste de la medecine
traditionnelle.

Le terme homonyme est un autre exemple d'extension semantique. II designe
les interlocuteurs qui portent Ie meme patronyme ou prenom que Ie locuteur (ap-
partenance a un groupe), ainsi que ceux qui n'ont pas Ie meme nom (symbole de
convivialite). II en est de meme du terme TARA (emprunt aux langues ewondo et
bulu) dont Ie semi initial est «pere ». En fran~ais camerounais, tara designe, en mi-
lieu jeune, plutat, un ami ou une connaissance. Cela s' applique aussi a l' appellatif
MaLA qui signifie « monsieur» en dual a, mais est aussi employe pour heler un ami
ou un interlocuteur de la meme tranche d'age.

3.2.3. Les neologies par metaphore

Le locuteur cree un sens figure a partir du sens initial d'un mot. Le terme BAa
« baobab) en est un exemple tres repandu : cet appellatif metaphorique (en re-
ference a ce grand arbre de savane a fruits et au tronc tres epais) est utilise pour
s'adresser a toute personne que l'on respecte ou que l'on estime beaucoup. L'em-
ploi de ce terme est recurrent de nos jours en milieu jeune (eleves, etudiants, jeunes
dip16mes, etc.).

Les neologies par metaphore occupent, comme marques de grande affection,
une place importante dans la communication amoureuse. Le message vehicule par

20pourune description detaillee des valeurs pragmatiques de ces tennes de parente voir
Mulo Farenkia (2006 et 2007).
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ces appellatifs affectueux se resume en termes de «preciosite » de I' interiocuteur
etJou de la relation. C' est -a-dire, en s' adressant a l' allocutaire, celui/celle qui parle
ou ecrit, dit a travers l'appellatif metaphorique comment ilIelle pen;:oit l'autre. Les
items usites sont donc des indices de contextualisation qui permettent d'evaluer de
maniere retrospective la relation entre les interiocuteurs ou, dans une perspective
prospective, Ie rapport qu'on entend nouer avec I'autre (ex. 36).

(36) MA PUPILLE

MONNOUNOUS
MONBEBE

MONANGE
BUOU

au sens de « bien aime(e) », « chere/cher », « indispensable»
comme la prunelle des yeux.
au sens de « nourrice » de « nourricier », d' « ange-gardien».
au sens hypocoristique de celui ou celie qu'on adore et que l'on
aime/aimerait bien cajoler.
au sens de protecteur.
pnScieux,agreable it regarder, it conserverjalousement.

D'autres exemples de neologies appellatives en contexte intime sont : BOUQUET,
TRESOR, MA ROSE, MaN C(EUR, MaN POUSSIN21.

3.2.4. Les neologies par metonymie

II arrive aussi que Ie nom de la ville ou du village dont l'interiocuteur est ori-
ginaire soit utilise pour l'apostropher. La valeur pragmatique de I'appellatif ainsi
cree ne peut etre cernee sans connaitre l'arriere-plan des representations sociales
et geopolitiques au Cameroun. L'exemple Ie plus recurent est celui de I'appellatif
BAMENDA/BAMENDA BOY qui est employe pour designer la plupart Camerounais
anglophones (la supposition est ici faite que ceux-ci viendraient d'une meme region
dont la ville de Bamenda est Ie point de reference).

3.2.5. Le «catalogage» comme exemple de neologie par metonymie

Par Ie terme de « catalog age », nous designons avec Dimachki et Hmed (2002:5)
un procede appellatif qui « consiste a designer la personne a qui l'on s'adresse en
reference a quelque chose qu'elle fait, qu'elle vend ou tout simplement a la situation
dans laquelle elle se trouve ». Le catalog age consiste, dans les contextes qui suivent
a un transfert « de l'action sur I'agent» (Charaudeau et Maingueneau 2002:380),
a un transfert d'une caracteristique (physique, vestimentaire, etc.) sur l'agent. II
s'agit donc d'une neologie par metonymie.

Dans les petits commerces, par exemple, la formule employee pour s'adresser
au vendeur ou a la vendeuse est generalement Ie nom du produit que I'interiocuteur
vend (banane, orange, savon, tomates, beignets, etc.). Cette forme de catalogage

21En dehors du terme MON NOUNOUS, Ies autres appellatifs de cette section ne sont pas
des neologies proprement dites, puisque ces termes sont attestes en fran~ais central. Toute-
fois, on peut speculer sur une difference eventuelle par rapport aux conditions d'emploi au
Cameroun et en France. Nos observations quotidiennes montrent que ces termes s'utilisent
aussi bien en contextes intimes qu'envers des personnes inconnues (intimite souhaitee ou
simulee).
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est prisee dans Ie commerce ambulant ou elle remplace des formulations plus com-
plexes (ex. 37) :

(37) BANANE22

ORANGE
«On t' appelle. »
«Tu as la monnaie de mille francs? »

Le titre de la profession exercee par l' inter10cuteur peut aussi etre utilise comme
appellatif: ELECTRICIEN, PLOMBIER, PHOTOGRAPHE, MAC;ON, TEACHER/TICHA
(terme generique pour designer les enseignants), DOCTA (terme generique pour
designer les medecins, les infirmiers et meme les vendeurs ambulants de medica-
ments, etc.), CHAUFFEUR (conducteur de taxis ou d'autobus)23. Voici par exemple
comment l' auteur du roman Temps de chien (Nganang 2001:225, 228) fait appeler
Ie vendeur de bouteilles :

ONE BOTRE2
4, tu as un chien deja maintenant ? [... J ONE BOTRE, tu paries deja avec

ton chien?

Certaines caracteristiques (physiques ou vestimentaires) peuvent fonctionner
comme appellatifs : La tenue vestimentaire peut servir comme reference (TRICOT
ROUGE, CHAPEAU NOIR, etc.). Les caracteristiques physiques permanentes ou pas-
sageres peuvent inspirer Ie locuteur dans sa demarche. C'est ainsi qu'on entend
regulierement les appellatifs comme FATIGUEE (a l'endroit des femmes enceintes
dont on suppose que la grossesse implique des efforts physiques considerables),
GROS (envers toute personne qui a de l'embonpoint). Pour interpeller une personne
de teint (tres) claire, les locuteurs ont Ie choix entre plusieurs appellatifs : En de-
hors du terme LE BLANC du fran~ais central qui une modification par traduction),
les locuteurs se servent des langues autochtones et des par1ers hybrides. Les neolo-
gies en (37) se situent sur un double plan morphologique (emprunt) et semantique
(catalogage).

(38) MEKAT
TANGAN
WAT

'Ie blanc' (en langue medoumba) (Kouega2003:517)
'Ie blanc' (en langues beti)
< anglais white; un terme qui a subi une premiere derivation par
permutation vocalique pour fonctionner comme un mot du cam-
franglais.

II convient de preciser que Ie prestige social d'une profession ainsi que la valeur
symbolique accordee a une caracteristique physique influent sur l'interpretation de
l'appellatif usite. Le «catalogage» est done une neologie appellative «a double
tranchant» (Dimachki et Hmed 2002:6).

22L'appellatifpeut s'interpreter dans certains cas comme une requete (implicite) du pro-
duit. C'est-a-dire, Ie terme fonctionne comme substitut des enonces suivants : Viens/venez me
montrer tes/vos bananes !/ie voudrais quelques bananes. / Donnez-moi quelques bananes.

23n arrive souvent que Ie nom de la profession soit precede de I'appellatif MONSIEUR:
MONSIEUR Ie chauffeur, MONSIEUR Ie photographe.
24L'appellatifBOTRE est un derive du mot anglais bottle 'bouteille'.
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4. CONCLUSION

De DOCTEUR a DOCTA

On peut conclure que les locuteurs recourent a plusieurs neologies appellatives
pour combler Ie manque en ressources adequates dans Ie systeme d'adresse fran-
9ais. Les neologies que nous avons recensees peuvent etre ramenees aux deux types
fondamentaux : neologies de forme et neologies semantiques. Si les neologies mor-
phologiques s'appuient sur la competence grammaticale du fran9ais central (deri-
vation, composition, etc.), les neologies semantiques, marquees surtout par la re-
fonte semantique des termes fran9ais, la metaphorisation et Ie recours aux transferts
culturels, s' inspirent des savoirs culturels, contextuels et sociolinguistiques. Autant
l'enonciation allocutive telle qu'elle se degage de nos analyses, constitue un lieu
d'inscription de la vitalite du fran9ais au Cameroun, autant I' exuberance des neolo-
gies semantiques temoignent de la conception camerounaise des rapports sociaux ;
laquelle conception exige, pour etre cemee, une pluralite de competences. C'est
dans ce sens que les neologies appellatives constituent un defi permanent pour la
production et la reception des discours ecrits et oraux en contextes interculturels.
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