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lntroduction

L'emprunt linguistique reprdsente un objet d'6tude fecond au

regard du nombre de travaux se rdclamant d'orientations et d'approches

diffErentes, qui lui ont 6t6 consacres. Citons l'approche sociolinguistique

de Deroy (1930) qui vise essentiellement d mettre en 6vidence

les facteurs extemes (psychologiques, historiques, raisons mat6rielles)

de I'emprunt et qui montre l'importance de ce demier dans l'dvolution

des langues, ainsi que celle d'Etiemble (1991) qui s'insurge contre

l'abus des emprunts du fiangais i I'anglais, l'approche lexicologique

et 6tymologique de Guiraud (19?l) qui donne une id6e des

emprunts d,i fiangais i diverses langues du xlT ''n' au xx "'" sidcle

et ielle de Nasser (1966) qui dans une m6me perspective 6tudie les

emprunts du frangais ir l'arabe des origines jusqu'au xlx "" sidcle,

I'approche linguistique de Cheriguen (1987), de Yermdche (1995)

qui analysent le m6canisme du fonctionnement inteme d'emprunts

du franqais i I'arabe et au berbdre.

Notre intention, dans cet article, est de nous interroger sur

les motivations d'arabismes de dialectes alg6riens et de pr6senter

un 6clairage particulier sur leurs modalit6s d'insertion phonique'

morphosyntaxique et s6mantique, par diflerents auteurs, dans la langue

frangaise. Notre choix est motivd d'une part, par le fait que les dialectes,

refldtant des rcalites locales, font l'objet d'un grand nombre d'emprunts ;

d'autre part, les auteurs adoptent des attitudes diff6rentes vis-i-vis

des vocables dtrangers au systdme de la langue d'accueil: certains

les intdgrent plus facilement que d'autres. Les arabismes qui seront

6tudi6s ici, issus de sources diverses (euvres ethnographiques,

litt6raires, etc.) et appartenant i diff6rents domaines ne sont pas

n6cessairemeni des imprunts ; ils demeurent des x6nismes dont

le statut peut a tout moment se modifier. Notre travail se limite i un corpus

6crit. Lei livres d'ou nous avons puis6 le plus grand nombre de x6nimes

servant er notre analyse sont : Alimentation des populotions de I'Ahhagar

(Gast, 1992) et Les plantes mddicinales en Algirie (Baba Aissa, 1991)'
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1. X6nisme ou emprunt

L'emprunt linguistique d6signe des 616ments essentiellement
lexicaux rnais aussi syntaxiques et discursifs, provenant d'une autre
langue. Comme le souligne J. Chaurandr, tout terme 6tranger
introduit dans un texte franqais n'est pas pour autant un emprunt
proprement dit. Un terme 6tranger qui n'est pas d'emploi courant
voire totalement inconnu par la majorite des locuter.rs et qui n'apparait
que pour 6voquer une rdalit6 dtrangdre est appeld x6nisme ou encore

emprunt occasionnel. Voici i titre d'exemple, deux extraits de textes,

le premier comportant des x6nismes et le second des emprunts :

1. <<La preparation du kl bts simple consiste i cueillir les jeunes

feuilles prds des bourgeons en les faisant s6cher. Ces feuilles vert
tendre, ressemblent i celles de l'armoise blanche appel6e commun6ment
chih en arube; c'est la raison pour laquelle on les a nomm6es en langage

familier d Tamanrasset, chouiha, da petite chih>>. Ce langage du cru
permet d'6viter de prononcer le mot hf sans 6veiller l'attention des non
initids. Se sachant r6prouv6s par la morale publique les

alichachiinesz sont discrets [...] > (Gast, 1992:279).

2. < Permettez-moi de vous inviter d prendre quelque chose
dans ce cafd chdre Madame ! Enlevez donc votre jaquette et prenez

place sur le sofa au matelas gami d'une 6toffe carmin. Le cafetier,
s'empressera de vous servir une tasse de caf6 avec deux morceaux
de sucre, i moins que vous ne prdfdriez une carafe de limonade
bien glac6e> (Hunke, 1998 : l3).

Dans le premier extrait, l'effet produit par les xenismes est d'abord
en quelque manidre fonction de leur aspect et de leur sonorit6. Ainsi
les x6nismes d6tonnent dans l'entourage qu'on leur donne par :

- leur typographie ;

- leur forme phonique sp6cifique d l'arabe est inconnue ou difficile
i articuler par r,m locuteur exclusivement francophone: chih, chouihn,
adchachiines, adchach ;

- les traductions ou p6riphrases explicatives qui les accompagnent.

Le caractdre formel facilement identifiable des xdnismes
employes dans d'autres textes, peut tenir au fait, qu'an plus des taductions
et des explications on reproduit parfois la graphie arabe, on les sigrrale
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i l'aide d'un astdrisque pour les expliquer en bas de page ou dans
un glossaire, on les encadre de guillemets ou de parenthdses.

Dans le deuxidrne extrait, des locuteurs non aveftis ne peuvent
pas se doutff qilj;e: cctfd, sofa, matelas, carmin, cafetier, tasse, sucre,

carafe, limonade sont de souche arabe. Int6gr6s au frangais depuis
des sidcles, ces vocables ont perdu leur qualit6 dtrangdre et la qualit6
qu'ils ont aujourd'hui dans cette langue est ind6pendante de leur
origine. Leur orlhographe est confonne au systdme ortltographique
du frangais, ils sont articulds d [a frangaise. Cafetier, lintonade sont
des d6rivds form6s selon les normes de la langue franqaise. Les sigrifi6s
de cafe <lieu of on consomme du caf6r> et <boisson>, celui d'alcool
<boisson> ne sont pas identiques aux signifi6s des vocables arabes
qui leur ont donn6 naissance: [qahwa] (cafd) proprement <<boisson

enivrante> et [alkuhul] (alcool) initialement terme de chimie signiliant
<poudre d'antimoine>.

2. Motivation de l'emprunt

Pour d6signer une r6alit6 ou un conceptjusqueJd inconnu, au lieu
de creer un sigrifiant nouveau, changer le sens ou la valeur morphologique
d'un signifiant existant, une langue peut recourir i l'emprunt3.
Ce qui rend une langue perm6able d l'infiltration dtrangdre, c'est bien
souvent une lacune, une insuffisance lexicale: <On n'emprunte,
raisonnablernent que ce dont on manque. L'emprunt se justifie
normalement par besoin> (Deroy, 1980 : 173). C'est le cas des termes
arabes relatifs i la midecine, i l'alchimie, aux math6matiques
enrpruntds par le frangais au Moyen-6ge, dpoque of les sciences

arabes dominaient le monde occidental : alcool, dlLrir, algibre, alchimie,
algorithme, benzdne, bourvache, dpinard, sucre, etc. C'est 6galement

le cas des emprunts de l'arabe faits par le lrangais au xlx e sidcle
suite ir la conqu6te algdrienne tels qJe: razzia, smalah, nouba, guitoune,

s ouk, bur notrs, mdchoui, cotts cous.

L'dconomie linguistique peut 6galement justifier l'emprunt.
Lorsque la lexie en question n'a dans la langue d'accueil pour
dquivalent qu'une p6riphrase et non une uritd lexicale simple, l'emprunt
r6sume, abrdge les descriptions et les explications. Souvent le tetme
d[anger comble rure lacune dars la langue emprunleuse et vise Ia pr€cision car
parfois, m6rne lorsqued' une langue i une autre des unit6s lexicales
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sen,blent se correspondre, Ies champs sdmantiques sont diffdrents,
la traduction temre i tenne ne peut lonctionner de manidrc satistaisante,
c'est-i-dire sans perte d'une certaine inflormation. Par exemple:
paprika, employ6 pour traduire la lexie de 1'arabe algdrien adkri,
ne dit pas exactement la rn6me chose que cette demidre. Marceau
Gast, pour 6tre prdcis, se seft de aAlvi au lieu de paprika et explique :

(en franQais il n'existe pas de nonr sp6cifique pour ddsigner le poivre
rouge en poudre car l'usage dc ce produit est g6ndralement restreint
[...]. Il convient de noter que le paprika hongrois comporte au moins dix
vari6tis selon l'origine gdographique des plantes, que certaines
sont br0lantes et d'autres douces. Le rnot paprika n'est donc pas
tout d fait addquat pour d6signer la poudre de poivron rouge employde
comnre simple colorant)) (1992: 160). En remplagant adkri par
paprika, l'auteur aurait fait abstraction des d6tails de la rdalit6.

Ceflains auteurs multiplient les xdnismes pour produire un effet
d'exotisme ou donner une couleur locale :

<<Dissimul6e sous l'isekmi, sous le grand panier qui seft d transporter
les cdr6ales, renversd et recouvert de haiks, elle prend son bain.

- En finiras-tu ? La harcdlent les autres en mdchonnant leur
tsuik pour aviver leurs ldvres > (Elissa-Rhais, 1989 :19).

<(...) mangeurs voraccs et pressds avalent les potions de couscous,
de moutons au piment et a la tomate, de poivron au saflran, de loubia,
de chtit'ha, de kebab, de marga, de barbouche, de boulettes d la sauce
piquante et de tchouktchouka>> (Achafi, t970 : 64).

Le vocable dtranger peut apparaitre comme repr6sentant une libertd
prise vis-d-vis de l'usage et s'autorise volontiers du jeu. Une phrase
empruntde d M Benhadj Senadj, fait saisir sur le vif ce tlpe d'emprunt:

<<Le couscous dtait omd (mzewqa) de raisins secs, dattes,
amandes, sucre en norceaux, drag6es (drddji), juliennes (h,alwa
d'el lubia), tranches d'aufs durs, etc., et coiffd de viande> (Benhadj
Serradj 1950 :55).

Le x6nisme est dans cet exemple un 6l6ment de pittoresque,
une curiosit6, un vocable qui amuse. Le gott de l'artifice explique
son emploi.
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3. Processus d'int6gration du x6nisme

L'intdgration de l'616ment nouveau dans le systdme de la langue
cible est progressive. L'emprunt lexical est (un processus qui va du
x6nisme modifid d l'emprunt modifiant>, (Cheriguen, 1987: 236).

Avant d'6tre tout 2r fait int6gr6 au systdme de la langue emprunteuse,
le vocable 6banger subit des modifications phon6tiques, morphosyntariques
et parfois s6mantiques. Ces modifications sont plus ou moins importantes
selon le degr6 de ressemblance des deux langues en pr6sence.
L'altdration est forc6ment plus grande si le terme est empruntd par
une langue de structure trds diff6rente que s'il passe dans un parler
relativement pareil ?r 1a langue donneuse.

.r.1. Int6gration phonologique et orthographique

3.1.1. Rdgles r6gissant I'int6gration phonologique

Aucun systdme phonologique d'une langue n'est dans son

ensemble irrdductible ir celui d'une autre. M6me entre des idiomes
voisins, il y a des diff6rences. Il convient donc, avant d'aborder
I'expos6 des rdgles regissant f intdgration phonique de l'arabe au frangais,

de pn:cdder d une comparaison des slstdmes phoniques de ces deux langues.

L'arabe est riche en consonnes ; il compte 26 phondmes, le frangais

en compte 17. ks consonnes specifiques i I'arabe sont: les interdentales:

[0] (,-.,) et [6] (:), les emphatiques : [d] (Lr) et [5] (9, les pharyngales [h]
(6) et [e] (g), l'uvulaire [q] (d), la glottale ['] (,), la laryngale thl e).

I-e systdme vocalique du fianqais se compose de quirze phondmes,

celui de l'arabe comporte trois voyelles brdves : [a], [u], [i] et trois
voyelles longues [a:], [u:], [i:]. Notons que < les voyelles longues

[u:], [i:] sont caract6ris6es par un timbre unique et constant, alors
que les voyelles brdves et le [a:] sont influenc6es dans leur
rdalisation par I'entourage phonique> (Calaque, l99l : 49).

Lorsqu'un terme 6tranger est introduit dans une nouvelle langue,

il est rephon6tis6 sur les moddles articulatoires de celle-ci. Ies consonnes,

les voyelles, les groupes syllabiques de la langue donneuse sont

rdarrang6s selon les lois propres ir la langue cible. L'adaptation au

systdme de cette demidre se fait soit en ndgligeant des phondmes

inconnus ou impronongables, soit en les remplagant par des phondmes

usuels approximativement pareils, soit en introduisant dans le vocable

allogdne des phondmes suppl6mentaires. (Deroy, I 980). Pour iIlustrer
notre propos, donnons des exemples :
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. Substitution et omission de phonimes

En arabe, il existe deux sons assez proches : [k] (d) et [q] (6).
Le premier est identique au [k] franqais, le second est une consonne
arridre v6laire fortement glottalis6e. Ce son n'existe pas en frangais.

Lorsque le frangais emprunte i l'arabe une lexie comportant un [q]
il peut substituer d ce son un [k]. C'est ce qui a 6t6 fait par exemple
pour [qahwa] <caf6> 6crit caoua et prononcd lkawa). Dans caoua
outre [q] qui n'a pas de correspondant exact en frangais, il y a un
autre son sp6cifique d l'arabe qui n'existe pas en franEais : [h] (41 ;

souffle sonore fortement aspird, ce son a 6t6 omis.

. Introduction d'un phonime suppl6mentaire

Le regroupement de certaines conso les en arabe est inhabituel
en frangais. Pour 6viter les suites gdnantes de ces sons, certains
auteurs insdrent une voyelle entre elles. Exemple, entre [] et [b] de [b0n]
<lait baratt6>: lben, leben, /aDane. Notons que le critdre d'int6gration
phonologique selon le systdme du frangais bien que contribuant A op6rer

une s6lection parmi les xdnismes arabes ayant vocation ir devenir
des emprunts en frangais n'est pas < toujours d6cisifpour appr6cier
le degrd d'int6gration> (Guilbert, 1913:96).

3.1.2. Variantes phoniques et orthographiques

L'orthographe des xdnismes varie assez souvent d'un auteur
i un auae mais aussi chez le m6me auteur. Cette instabilit6 de l'orthogra.phe

a pour principales causes : la notation difl6rente de sons sp6cifiques
d l'arabe, la diversit6 phondtique des x6nismes dans la langue source.

. Notation diff6rente de sons sp6cifiques ir I'arabe

L'observation de notre corpus a fait ressofiir les tendances
suivantes pour l'adaptation au frangais des phondmes les plus
6trangers d cette langue :

- L'occlusive arridre vdlaire sourde [q] (L-3) est not6e i l'aide
des lettres qui en fiangais renda-rt l'occlmive, dorso-palatale sourde [k] :

<<L'autre espdce est connue sous le nom de <H'baq sbaa
snnin> (basilic des sept ans) peut 6tre ir cause de sa long6vit6>
(Baba Aissa, 1991 :35).

<Basilic, el hb6q> (Gast, 1992: lss).

<Clou de girofle, Kronfel>> (id.:156).
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<Cadi'Juge musulman") (Lanly, 1970 : 77).

<La fallaqua est proprement un bdton perc6 de deux trous ot
passe une corde formant anneau D (id.: 79, note 3).

- La spirante v6laire sourde t{ (6), g6n6ralement notde kh est parlois
not6e h ou encore gh :

<Dans le Sahara, l'Aurds et en Tunisie on fabrique des
colliers appel6s s khabb> (Gast, 1992 :158).

(TAKIIAZZANA (pIUT.TIKHAZZANIOUIN) : vient de hzin, magluen,
hazna, mot arabe qui a donn6 ( magasin en frangais) (id., note5 : 392).

- La constrictive laryngale sourde [h] (6) et la constrictive [h] (A)

souffle sont souvent rendues en frangais i l'aide de la lettre h :

<Halhal o\-t Le < le halhal )) est une lavande trds r6pandue
sur le littoral et dans le Tell> (Baba Aiss a, t99t | 91).

<Figuier de Barbari - El hendi r,e sall> 1id. :z:).

- Les graphies qui rendent la pharyrgale [e] (1), sont les plus mouvantes :

<<Le cadi au tribunal du Chrau rend une justice comp6tente
seulement pour les matidres r6gies par la loi religieuse> (tanly, 1970 :77).

(Un mot exclamatif chandifk (9a m'est 6gal !) repr6sente
d Iui seul toute la phrase arabe :

Ach andifik [aS endi fik] Qu'est- je avec toi !D (id. : 9+).

<Les repas arabes sont arros6s d'un d6licieux th6 d la menthe :

le nom arabe de cette plante est nana [naena]. Il faut peut-6tre
trouver ld l'origine de 1'expression argotique admirative :

Qa, c'est du nana ! dont la forme m6tropolitaine est <oanan))
(id. : 83-84).

(Nana t&i) (Baba Aissa, 1991 : 1o)).

<En hiver, on boit du th6 d la rrenthe, na'na' el kerwi, ainsi
nomm6 pour le distinguer du na'na'el-horr d tige manon et feuilles
plus menus que le pr6c6dent, dont on se sert pour aromatiser la
soupe et qui n'est cultiv6 ni ir Oran ni i Constantine> (Benhadj
Seradj, 1950 : 50).

<Quant au th6 d la menthe, il se d6gustait dans un joli verre
peint de couleurs vives dans lequel on mettait une feuille entidre de
(marnar)) (menthe) (Jaffin, 1980 : 216).
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ks trois voyelles brdves de I'arabe dialectal algdrien ont des timbres
vocaliques indistincts ; on comprend ais6ment qu,elles soient transcrites
de manidres diverses lorsqu'elles s'intdgrent au frangais :

<A Alger on sert mdme dans les repas de la bourgeoisie
europdennc de la clterba (ou chorba), soupe dpaisse parfumde d la
mentheD (Lanly, 1970 : 82).

<tBatel (ou batal): grattis>> (id. : 9s).

<An appelle chorba ou (cheurba) en Ahhaggar un plat de nouilles
bouillies dans une sauce de tomates et d'oignons> (Cast, 1992 : t0l).

<Le couffin de palme tress6e : qeffa> (id.:355)
<Le couffin de palme tress6,e .. qoffa>> (id. : 176).

<Qeffa ou qoffa : couffin de palme> (id. : +30).

. Divcrsitd phon6tique des x6nismes dans la Iangue source

. Yarisntes libres tigionales

Certaines variantes orttrographiques correspondent d des variantes
phoniques r6gionales d'un m6me phondme. Les principales variantes
rdgionales de 1'arabe algdrien sont: [q] uvulaire sourde et [g] post
palatale sonore. La premidre est une r6alisation citadine et la seconde
une rdalisation b6douine, la constrictive [Z] (fl (articulation bddouine)
et l'affriqu6e [dZ] (articulation citadine), les interdendentales [0]
1,..-,) et [6] (i) altdr6es respectivement en dentales ttl (,-',) et tdl i:j
dans les parlers citadins particulidrement dans les bouches feminines.
Exemples:

<<Le ghrara est fait d'une bande deflij ouJlittj> (Gast, 1992: 387).

<On entrepose l'eau de boisson dans des cruches plus ou
moins himisph6riques d deux anses, appelies g olla>> (id. :379).

<<golla vient de rlollo,;li qui signifie cruche, jarre en arabe)
(id., notea).

<<Vers l4 heures, les hommes font la deuridnre pridr.e de lajoumde
au moment appele Tezzar (douhor ou dohr)> (id. : s5).

. Vqriantes cornbinatoircs

. Nous avons 6galement relevd des variantes d6termin6es par
le contexte phonique. Voici quelques exemples :
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. Assimilation de I'occlusive, bilabiale, nasale [m], ir I'occlusive,

bilabiale, orale [b], sous l'influence de I'occlusive orale [g] :

<tles boissons alcoolis6es demeurent absentes malgd l'existence

du /agmi, jus de palme frais ou fermentd, dans tout le Sahara> (id. : 270).

<<lagmi ou lagbi : jus de palme> (id : 429).

' A ggl utinslion, sssimilalio n

<A Alger, certains marchands d'6pices appellent le gingembre

blanc, muscjbir ou muscinjbir, et le curcuma zinjabil ou zanzabil'
C'est de leur part une m6connaissance de ces produits, car le
curcuma porte en arabe alg6rien le nom de kerkem d6,form€ patfois

en kerkeb>> (id. : 158).

<<Musc jbir, eskinjbir, zanzabil : gingembre) (id. : 430).

L'agglutination d e musc jbir a foumi '. mtccinjbir. Sous I'influence

de la constrictive apico-alvdolaire, initiale [z], la constrictive post-

alv6olaire, inter- vocalique lLl, a 6td assimil6e i [z]. Sous I'influence

de I'occlusive orate [k], l'occlusive, bilabiale, nasale [m], a 6t6 assimilde

i I'occlusive, bilabiale, orale [m] ; probablement, par rapprochement

phonique avec [ksrktb] signifiant <coule>. Par r6duction et effhcement

bu [] de l'article de I'arabe : lel), el musc jbir a fortmi eskinjbir'

Soulignons avec Queffelec que: <la multiplicit6 graphique,

outre les probldmes de normalisation qu'elle suscite pour la bonne

intdgration des emprunts, est parfois d l'origine d'erreurs et peut

crdei une ins6curit6 linguistique chez le lecteur de L2 qui ne connait pas

le code L1 et ignore quel mode de lecture il doit adopter> (2008 :2)'

J.2. Intdgration Morphosyntaxique

3.2,l. Le Genre

Certaines oppositions telles que le f6minin et le masculin n'existent

pas dans certainli langues;si une lexie leur est empruntde, il faut

iui donner un geffe ; c;est le cas des noms anglais pass6s en franqais

(ex : un *ug-or, ,n speaker). Lorsque la distinction f6minin/
masculin existe dans les deux langues en contact, l'emprunt peut

conserver son genre originel dans la langue qui l'intdge ou bien en prendre

un autre.

Les raisons du choix du genre dans la langue cible sont

complexes4 et parfois myst6rieuses : Nasser a observ6 <<que les emprunts

d I'aiabc d'Airique du Nord qui ont conserv6 leur a final ont gard6
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le genre f6minin qu'ils ont en arabe. Ainsi nous dtsons une koubba,
\a medersa,la kaoua, mais par contre le Sahara. Les mots en 6 sont
du genre masculin en frangais. Ainsi iradd, henne, vilayet onl
chang6 de genre en passant au frangais, et de fdminins qu'ils
dtaient, ils sont devenus masculins> (1966 :31).

Sen.raali note que l'emprunt du frangais d l'arabe d'Alg6rie
conserve son genre d'origine: <le ddterminant varie en fonction de
la classe masculin/fdminin 2r Iaquelle appartient le lexdme en
arabe : le darki "gendarme," la wilaya "d6partement, pr6fecture," la
daira "sous pr6fecture," la qacida "texte po6tique ancien">> (1994 :

3l). Dans notre corpus, nous avons relev6 des noms en a (fldminins
en arabe) qui sont employ6s par certains auteurs au masculin en
frangais. Exemple :

< Beaucoup d'amateurs se montrent plus nuanc6s et donnent
au cafd des noms vari6s suivant le dosage ainsi le mahi oo sefri est
un cafij concentr6 un peu sucr6, le mttz est plus fort que le pr6cddent
et encore moins sucre,le cho'ra estplesque entidrement amer et concentd,
le metdqdda est moyennement dosd, le Dar est tres amer et trds folt)
(M' hamsadji, t954: 27).

Dans la phrase ci-dessus les noms de I'arabe : mahi, muz et ban
ont gardd en frangais leur genre originel masculin. Par contre les noms
cha'ra, metdqdda, f6minins en arabe ont pris le genre masculin
en franqais. L'attribution du genre masculin d ces deux lexies, peut
s'expliquer par Ie tait que l'auteur a 6tabli une connexion entre
(cafd) masculin et toutes les autres lexies dont il englobe le sens.
Ainsi Cha'ra et metdqdda 6pithdtes de cal6 par r6duction ont pris
le genre masculin de ce demier :

- le cafe cha'ra > le cha'ara-
- le cafd metdqdda > le metdqdda

La m6me explication vaut pour la masculinisation en franqais
d.e hamra :

<D'une fagon g6n6rale, les vari6t6s de bl6 les plus sem6es
sontle labiad, le mekkaoui et enfinle hamra > (Gast, 1992 : 99)

- le bl6 homra > le hamro
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3.2.2. Lc nonrbrc

Il existe alrssi des divergences dans la catigorie du nombre
entre des langues diff6rentes Ainsi, par excmple, alors que [e fiangais
oppose sufiout unit6 et pluralit6, l'arabe, 1'hdbreu, possddent r"rne

troisidme rnodalitd la dualitd : [eai :n] <rlil>, feai:ni:n] <deux yeux>
Dc mdme, alors que l'aspect singulatif et l'aspect collectif se

distinguent cn arabe et en anglais (par exemple: en arabe [Rrai:f]
<crdpes> est collectif, [qorsaRrai :t] est nom d'unitd; en anglais
advice <<des conseils) est collectif, a piece of advice <<un conseil> est

singulatif), ses distinctions ne s'expriment pas en frar.rgais (Calichet,

1973 :22). Outre ces dilferences, Ies tnarques du pluriel nc sont pas

les mdmes dans loutes les langues. Ainsi, la marque g6ndrale du pluriel
en liangais est un (ts)) ajoutd au singulier. En arabe le duel est nrarqu6
par sulfixation. Le pluriel est marqu6 par suflixation (pluriel

extcmc) : fmuslim] <cttusulman>, [rnuslirni:n] <crus:lmans>>, [muslima t]
<mnsuh.nanes>> ou par variation ir.rterne de la lexie (pluriel interne) :

[raZel] <<un homme>, fri :Zel] <<des hontmes>.

Dans notre corpus, selon les auteurs et parfois chez le n.r6me

aueur, le nombre des nonrs errpnrntes i l'arabc es marqud de differurtes fagons

' Entploi tlu pluriel de I'urabe :

<Les qudteurs les plus avides [...] demeurent les tolba
(plur.de taleb) [...].Viennent aprds les chofa qd donnent leur
baraka>> (Gast, 1992 : 287).

<rune guessAa> <2 d 3 guessa6> (id. :365).

. Eurpbi du sitrgulier de I'arabe pour disigncr le pluriel cnfrunqtis

. <le petit qef,> <plusicurs grands qeJf>> (id. : 376).

. Atljouctiur tle la nurq ue s du pluriel dufrangtis tru sirgulicr tle I'arube :

<<Les fer.nmes reprennent le r'ha traditionnel pour dconnolniser
qr-relques dourous (pidces de 0,05 DA) (id. : 353).

. Atljonction tle la nutrque s du pluriel tltt fronEris au pluricl de l'arabe :

(Les 6tudiants des universit6s annex6es d certaines mosqu6es

[...] gardent 1e nom de tolbas>> (Lanly, 1910:71).

Au point de vue morphologique, les termes 6trangers peuvent
6tre consid6r6s comme 6tant adaptds au systdme de la langue

emprunteuse lorsqu'ils prennent la marque du genre et du nombre
de celle-ci.



Xinisme de l'arabe ... 65

b) Formation de conrposes franqais ir partir de lexies de l,arabe :

((Ceftains avaient trouvaient le moyen de faire suer le bumous
ailleurs qu'en Alg6rie> Jarnet (Collin et all, 1995 : 93).

<<beni-oui-oui, individu qui approuve tout sans esprit critique>
(id.,48).

3.4. Int6gration s6mantique

3.4.1. Approches de la signification

Dans notre corpus, la plupart des x6nismes utili#s sont accompagnes
d'informations relatives d leur signification mais nous avons relev6
quelques cas oi ils ne sont pas du tout ddfinis et sont par consdquent
consid6r6s comme des termes d'emprunt int6grds dans la langue
fiangaise. On peut s'intenoger sur les motivations des auteurs pour
un tel choix.

3.4. I. 1. Xdnismes glosds

Chaque langue a une structure lexicale qui lui est propre ; une
correspondance absolue terme d. terme entre la langue d'origine
et la langue emprunteuse 6tant la plupart du temps impossible,
les auteurs recourent i difldrents types d'explication des lexies
empruntdes. Les plus frdquemment utilis6s sont :

3.2.3. La d6rivation et la composition

Un terme 6tranger est consid6r6 comtre parfaiternent assimi16
au frangais, lorsqu'il engendre de nouvelles lexies par d6rivation
et / ou par composition et cela selon les normes de cette langue.

Exemples :

a) Formation de d6riv6s frangais sur des lexies de l'arabe :

<C'est d l'occasion des l6tes et des rdjouissances publiques
que les femmes poussent des youyous ou cris d'alldgresse ; ce nom
est une simple onomatopde. On a fait parfois li-dessus le verbe
youyouter>> (Lanly, 1970 :80).

<Barouder (combattre, prendre part i des op6rations
militaires) et baroudeur ont aussi franchit les limites de l'Afrique
du Nord et tendent ii devenir des mots nobles [...]) (id. : 58).
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' Erplictlion Pur sinPle truduclion

Une unit6 lexicale de I'arabe est interpr6t6e au moyen d'une

lexie du frangais tenue pour 6quivalente :

<cAu Maroc, les jeunes pousses de l'asperge sauvage <<sakkoum>

sont vendues sur les march6s, cofirme ap6ritif, amer et stomachique>

(Baba Ai'ssa, l99l :2'7).

<cAu Maroc la guimauve est connue sous les noms de <<Tibinsert>

et <<khitrni>> (id. : 83).

<Le <<tralhal ) est une lavande trds r6pandue sur le littorale

dans le Tell)) (id.e7).

' Explication Por couPtraison :

Une unit6 lexicale de l'arabe est interpr6t6e au tnoyen d'une

lexie du fiangais tenue pour approximativement 6quivalente :

<<Le mekkaoti intenr-r6diaire entre le bl6 dur et le poulard>

(Gast, 1992 : 83).

(La gmetta...ces morceaux de pite ressemble au <gnocchi

italiens) (id. : 101).

<<Une espdce de chausson fourr6 : la merdoufa> (id' : 138)

Ce type d'explication est peu utile torsqu' aucune des deux lexies

n'est connue du lecteur. Il faut noter que l'auteur ne se contente pas

d'une 6quivalence nominale, souvent dans ses d6finitions il ajoute

des d6tails descriptifs pour 6clairer le lecteur.

' DescriPtion du rdfdrcnt

La traduction tenne i terme 6tant dans certains cas insatisfaisante

ou impossible, les auteurs recourent d la description du rdf6rent :

<Leurs corps se voilent de la courte taseta; les l6gdres pidces

d'6tofIes simplernent agrafees aux 6paules par deux fibules et la taille

par deux 6pingles, laissant libresjambes et seins) (Elssa- Rhais, 1988 :20)'

<<Le Mechellel qui se cure les dents avec les doits> (Isnard, 1980:44)'

. Tra.luclion littdralc :

Les traductions'litt6rates 6tablissent des correspondances

entre les signifiants de l'arabe et ceux du frangais, leur indication

peut Ctre consid616e comme une infonnation auxiliaire'
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. <d,abiod (le blanc). Il s'agit d'un bl6 tendre [...] l'6pi esr blanc,
velu d grains blanc> (Gast, t992 :82).

<La passiflore est une plante des r6gions tropicales [...].
A Alger on l'appelle simplement < essaA > c'est-d-dire la montre.
Sa fleur blanche est trds belle, elle a dix pdtales A pointes arrondies
et son centre est sillonne de rayons violets )) (Baba Aissa, t99t :129).

. DiJinition par un enscnble dc traits

Ce type de ddfinition donne le plus d'informations possibles.
La con,prdhension du xinime est analysde en inventoriant les sdmes
ou unitds de sens minimales contenues dans son signifid.

<ll existe cinq sortes de tarris srudu,ir (sing sayyar) :

Le gerbal d large mailles de cuir pour laisser passer le son ,

Lcga,ad ou ga,add i rnailles en alfa ;

Le gerbal cha'ar i maille trds fines pour l'extraction de la lhrine ;

Le rellad aux mailles fines en cuir pouf retenir les grains roulds
bon d cuir ;

Le gerbala tamis aux lnailles trds fines pour 6liminer les rdsidus
de farine restds entte les grains> (M'hams6dji, cir6 par Gasr, 1992,
notc I : l5o).

Dans cet exenrple seul Ie tenne g6n6riqu e swhvir a un dquivalent
en ltangais: <(amis>. La traduction de ce tenne donne une d6finition
globale des temes spicifiques: gerbal, gaod, etc. Pour une meilleure
intelligibilit6, ces derniers n'ayant pas vraiment de contre partie
en frangais, sont analysds de plus prds par la mise en 6vidence
de leurs traits peftinents. Les traits pertinents suscitent des objets
ne pouvant 6tre d6nomm6s en frangais une reprdsentation et une
sorte de mode d'emploi.

. Xinismes dont le scns esl dilermini por le conle.xte

1l est rare que le sens d'un x6nisme mis en discours reste opaque.
Souvent, des ilrdices gliss6s dans le contexte otr il apparait,
permettent de d6terminer sa signification. ll faut toutefois souligner
que celle-ci reste plus ou moins vague :

<<L'anneau nuptial d l'auriculaire gauche, elles ceignent leurs
poig'nets de larges azebg ou d'dtroits tanbalt, en cercles ou en spirales.
A leur cou s'enlace le tifoult de perles ou d'ambre, de corail ou de coquillage.
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Sur leurs 6paules brinqueballent les pendeloques de leurs boucles

d'oreilles. Le front des mdres des gargons s'endiaddme de l'orgueil
du talezimt i gros cabochon> (Elissa-Rhais, 1988 : 20).

Dans ces exemples, l'importance est davantage accord6e au

signifiant qu'au signifid des vocables eftangen ; ce n'est pm Ia comprehension

des xdnismes qui est la visee majeure de l'auteur, mais p1ut6t une certaine

coloration du discours relevant de la stylistique.

3.4.1.2. Xdnismes non glosis

Nous avons 6galement relev6 des xdnismes qui ne sont

accompagn6s d'aucune pr6cision s6rnantique, cxemple :

<Elles s'enduisaient les doigts d'une engobe blanc -crdme
ou d'une couverture roux brun, finement d6lay6e dans des 6cuelles

d leur port6e, et en dtalaient une couche fine sur les ventres 6panouis

des afilal, des agdur, des aboqqal, des talberrat, des tikint et des tajin,

des ahallab et des tajebanit>) (id. : 2l).

Dans cet 6nonc6, comme dans celui qui precede, auctm critdre

formel n'oppose les x6nismes de l'arabe au lexique frangais. Ils peuvent,

par cons6quen! 6ne consid6res comme des termes d'emprunt int6gres

i cette langue. Toutefois, l'accord en nombre n'est pas respectd

et l'effet d'6trangetd persiste. L'herm6tisme des x6nismes produit

une couleur locale et met Ie lecteur en situation de d6couverte de l'autre.

Un parcours des exemples des approches de la signification

des x6nismes met en 6vidence les moyens linguistiques et cognitifs

dont disposent les auteurs, lesquels, selon leur 916, selon leurs

objectifs, modulent le type et la quantit6 d'infomations relatifs aux

signifids des x6nismes. Comme le soulige Cheriguen, <<c'est le contexte

qri i*po." le proc6d6 de d6finition' Et la diff6rence avec le dictionnaire

est, d ce propos 6vidente: alors que le style de chaque paragraphe

dans lequel existe un x6nisme impose une formule, chaque fois variable,

le dictionnaire lui, s6lectionne un type de d6finition des articles>
(2002 :39).

3.4.2. Evolution s6mantique des x6nismes dans la langue d'accueil

L'integration des termes 6fangen dans une nouvelle s'accompagne

g6n6ralement de modifications s6mantiques. Souvent les termes

polys6miques dans la langue source deviennent monos6miques



Xdnisme de l'arabe... 69

dans la langue qui les regoit, c'est-e-dire qu'ils sont emprunt6s avec
un seul sens. Certains termes de l'arabe algerien ont conservd une partie
de la polys6mie qu'ils possddent dans cette langue, exemple bled
a gard6 en frangais les diffErentes acceptions qu'il possdde en arabe :

pays, nation, int6rieur des terres, rdgion, terroir, campagne, localit6
isol6e. Cerlains emprunts comme sozzk, casbah, toubib, barda, gourbi
Jlous, mdchoui, se sont, au fil du temps, charg6s de s6mantismes
p6joratifs ou ironiques en frangais. I1 arrive aussi que lors du passage
d'une langue d une autre, le terme d'emprunt perde totalement le sens
qu'il avait i l'origine. Nous pouvons citer l'exemple de losange
signifiant en frangais < parall6logramme dont les quatre c6t6s sont
6gaur>. Ce terme serait un emprunt au persan par I'interm6diaire
de l'arabe: < lauzinap ejJ gdteau arabe; le nom et la chose sont
d'origine persane lawzinak, form6 sur le mot lawz <<amande>> 1...1.
En 1363, on le trouve dans un texte lrangais avec le sens g6om6trique>,
(Nasser, 1966 : 229).



t0 "Al'Addb wa Llugh6f', N'3/2008

Conclusion

Dans notre corpus, les x6nisnres sont le plus souvent utilis6s
pour d6signer des 6l6ments du rdel qui reldvent d'une autre sphdre

culturelle que celle du liangais. Ils cornblent rure lacune, une insuffisance

lexicale dans la langue emprunteuse et visent [a pr6cision s6mantique.

Les auteurs y recourent quelquefois pour cr6er un eflet stylistique.

Nous avons tent6 de d6gager quelques processus que d6veloppe

le systdme linguistique de Ia langue d'accueil pour les intdgrer.
Notre analyse a montr6 que leur insertion graphique n'est pas

toujours dvidente. De nombreux xdnismes pn:sentent diverses transcriptions.

Cette varidt6 graphique tient essentielletrent aux differences entre

les systdmes phonologiques de l'arabe et du frangais ainsi qu'au fait
qu'un m6me vocable pr6sente dans la langue source plusieurs formes

et plusieurs prononciations. La multiplicit6 graphique contribue

largement d maintenir le caractdre itranger des mots etnpruntds, par

rapport aux mots autochtones dont la prononciation est fix6e de

manidre incontest6e, quelles que soient les variations giographiques.

Si le genre des termes de I'arabe dialectal algdrien est g6ndralement

rnaintenu en frangais, le nombre varie. Ceftains auteurs adoptent les lois

d'accord en nombre du frangais. L'adoption de la marque frangaise

du pluriel est un signe de francisation. D'autres emploient tant6t

le pluriel de I'arabe tant6t celui du franqais. Quelques- uns, pour

6viter la superposition des systdmes des deux langues, utilisent

Ie pluriel de l'arabe. Leur attitude ne favorise pas l'intdgration

totale des emprunts. Notre 6tude nous a permis de mettre en dvidence

diff6rentes approches de Ia signification des x6nismes. Nous avons

pu constater que le plus souvent Ie r6fdrent est d6crit de manidre

pr6cise, quelquefois seul le nom dans la langue d'origine est donn6.

Ce choix est, d'une part fonction de l'intention intellectuelle des auteurs,

d'autre part du point de vue qu'ils adoptent par rapport d l'objet d6sign6.
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N-OTES

1. J. Chaurand <Si dans un texte frangais quelques mots d'une langue
dtrangdre sont introduits mais sont rapportds d la situation de ceux qui
les emploient, il n'y a pas d'emprunt. Cette apparition occasionnelle
ne marque pas encorc qu'un phdnomene de ce genre a commencd 2L se produire,

et il sera bon de ne pas confondre les xdnismes sentis et distingu6s par
les interlocuteurs dtrangers et les mots qui font partie de la langue
ou qui sont sur le point d'y Ctre accueillis) (1977: 148).

2. <Mot'qui a donnd en arabe a6chachi, plur, adchaiine), les fumeurs
de hachiche, et en frangais <assassin> : mot dont le sens achrel n'a plus rien
d voir avec le hachiche> (Gast, 1992:279).

3. <Au plan lexical la raison premidre des emprunts est celle des realla,
autrement dit des objets et des pratiques qui passant d'une aire linguistique
d une autre, sont emprunt6s en m6me temps que leur d6nomination
et constituent la principale source de ndologie. L'histoire de l'emprunt
est 6troitement associde i celle de son r6f6rent, au point de se confondre
avec elle. La gdndalogie linguistique de sucre, par exemple, est celle
du cheminement d'un produit commercial : Introduit d'Inde (sanscrit

E6kara), ur Gr*,e au l" si&le (sakkaharozr), puis d Rome (sacclazn), d'ot
au xlx" sidcle le ndologisme savant saccharine), le sucre est cultivd par
les Arabes (sukkar) en Egypte et en Sicile, avant d'Ctre exportd vers
l'ltalie (nrcchero), I'Allemagne (rucker), la France, l'Angleterre (sugar)
et la hollande (salker). Sa culture en Andalousie explique les d6nominations
ibdriques : espagnol (azticar) et portugais (agricar), qui maintiennent
en l'alt6rant l'adicle arabe [. ..]> (P. Siblot in C.Derrie et al., 2ool: 100).

4. (En termes gdndraux, on peut dire que le genre grammatical est choisi
d'aprds le sexe de la personne, de l'animal ddsign6, d'aprds la forme
,du mot, d'aprds son sens ou encore parfois en raison des facteurs
psychologiques qui varient d'un individu i I'autre> Deroy (1980:2ss).
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