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La langue liangaisc est pr6sente en Algit'ie non seulcntcnt
conrme hilitage de la domination coloniale, r.uais aussi corrme
ouvertule au monde de la modemiti. de la technique ct des sciences.
Illlc est dillusie d travers tout le territoirc rrational et pl'atiqui!'pitr
des Iocuteurs lctlris et analphabetesr . Irnpltignee rles cultures
locales, elle donne naissance d des ndologismes issus d'tm gitlircux
rnitissagc.

Dans cet article. i\ pafiir de l'analyse cle prodr"rctior.rs
Iinguistiques orales rdalisies par des itr.rdiants dans des situations
de communications inlbnnelles, nous mettrons en ovidcncc
l'ir.r uence de deux langues en contact: I'arabe dialectal algirien
et le fiangais. A travers cette analyse notrs Lenlerons dc renclre
compte de l'usage quelque peu d6vi6 dc cette langue telle cpr'clle
est utilisdc par les Algiricns, par rapport au Iiangais standard cn
vigueur dans l'espace hexagonal. Nous essayerons igalemcnt de
iaire rcssortir I'imagination et le potentiel de crdativite de ccs
dtudiants. Nolre travail s'appuie sur une enqu6te sociolingu ist ique
rdalisdc en 2010 ir I'Universitd d'Algcr 2.

Des pratiques langagiircs hdt6rogincs

[,e code mixing et l'altcmance codique frangaiVarabe dialectal
sont des ph6nomdnes particulidrement caractdristiques du parlcr
dcs dtudiants. Ils se produisent entre des locuteurs en relation
de familiarit6 caractiris6s par le m€me bilinguisme. L'usage.
parfois tris subtil, qu'ils font des deux codes en pr6sence. reldve
souvent d'uie stratdgie de cornmunication dilib6r6e.

Le code ntLting

Le code mixing ou m6lange de codes est << une strotdgia
de communicalion dans laquelle tLn locuteur ntAk des lltments ou
des rdgles de deur langues el de ce.fait brise les rigles de la langue
utilisde >>. (HAMERS et BLANC, 1989: 455). Les exemples qui
suivent illustrent ce mode de communication et mettent
en 6vidence des emprunts de l'arabe dialectal au liangais remodelds
selon les rdgles phonologiques, morphosyntaxiques de Ia langue
emprunteuse.
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- Ditermination de substantifs Jianqais it I'aicle tl'a//ixe's
tle l'urabe

AAtini bonniya. ( Donne-moi mon bonnet ).

Boniya lbontla/ est fonn6 par adjonction du sulllxc de l'arabe/

it/ < mon > i < bon > issu de bonnet.

Sobt ntorsowelas < J'ai trouvi des morceaux ,. ,itnorsorvetl

est fonnd par adjonclion du suffixe du pluriel de l'arabc /ctl < dcs rr

d /morso/ ( morceau ).

- Dtterminatittn de substantiJi J|angais it I'aide da l'orlicle
< cl " dr'l tr.bc

El ntouslnchc djez. < Le camion anti-dmeute est passd ).

El youm ouqhd esserkla /,eljum rvahdeserkla/ i< Aujourd'hui
quelle circulation | >.

Dans cssc'ril.r l'articlc c1 agglutinc d scrklLt (dilormation

morpho phonologique de < circulation) apparait sous une lorme

abr6gde:<e>.

* Dlclinaison de leximes du f'angais d I'aide de morphdmes

de personne et tle coniugaison propres d I'arabe :

.V'ilr--i /es courr d'Ltnp:lois. nrivizi < Je rdvisc ,'

Bipipili ki rolhaq. lbipllt ki talhaq / < Bipe moi lorsquc

tu arrives >

T':aguet /tzagell ( Qa se gate ).

Nesletkrem i restekrern / < Je prends un caf6 crdme ),

- Nrevizi est fonni de la racine '< rdvis > issue du verbe

rdviser et des affixcs: r. I marques de [a premidre personr]e

du singulier, sur le moddle de la conjugaison de l'arabe,

d I'inaccompli. Le pronom personnel ana (<< noi >) est abr6g6 en n.

- Bipipili est construit au moyen de < bip > issu du verbe

< biper > sur lequel sont affixds :

- la marque de la premidre personne du singulier I sur

le moddle de la conjugaison de l'inaccompli ;
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- le pronom affixe /l (moi).

- Nestetlcrent reprdsent6e par une seule sdquencc i I'icrit
en frangais est une tbrme hybride de l'arabe et du liangais,
construite sur le moddle de la phrase de l'arabc Ne,stqahu,tt
< Je prends un cafd >. Dans Nestetlcrent, krem, (6leneot dc l.unit6
lexicale composde < cafd crdme. >) a un statut verbal et non
nominal. Ce statut lui est confir6 par la fagon dont il cst associd
dans l'6noncd d d'autres mondmes de l'arabe selon les compatibilitis
propres au verbe de cette langue.

- Tzaguet est construit au moyen de la racine <gdt , issue
du verbe <gdter >. du prdfixe et du suffixe l, marqucs
de la troisidme personne du singulier de l'arabe.

L'olternance codique

L'altemance codique consiste en < lct .itxtaposition, d I'intirieur
d'un mAnte dchange yerbo[ tle passages o le discours apportient
d deux systimis ou sotrs-systimes gramnuticarx ) (cuEMpERS.
1989 : 57). L'alternance de codes peut se produire entre deux actes
de parole ou d I'intdrieur d'un seul acte. Elle peut 6tre rdduite
d un seul item. En voici des exemples que nous avons enregistris
au magn6tophone. Comme nous pouvons le constater les dnoncis
produits sont a dominante de frangais affectd de particularit6s
lexico-s6mantiques.

- Adtatna des notes calastrophiques / < Elle nous a donn6
des notes catastrophiques | >> Vraiment c'cst du sqquage...elle veut
nous .faire dchouer aux examens ! lVahd le ddgoAmge... < Quel
d6go0t... >r

- Ou ki djib (< et lorsque tu auras 1>1 le dipl1me lu ct.ois q e

tu vas trouver du boulot ?

- Nroh men hacth cl bted. < Je quirte ce pays ).

- Pour dviter la ch6macratie ? (ch6macratie < 6tat de soci6td
domind par un taux dlev6 de ch6mage >).

- kraht ! (J'en ai assez !).

- Je scris que tu es un zodmeur (quelqu'un qui fonce t6te
baiss6e sans trop rdfl6chir aux cons6quences) mais j 'ai I'impression
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que tu ddprintes...rak eddepress hbibi (tt ddprimes mon ami ))
...ga ira mieux et tu chungeras d'avis.

- lvlacheikitech. (Je ne crois pas).

La n6ologie

La n6ologie trds active dans le parler des jeunes. consiste ar

clier des unitds lexicales << it portir de rigles nainlenunl hien

connues : composilion, ddrivation, emPntnl, calqlte, sigl4ison.

e/c. ) (PouRGEotsE, 1996 : 282 )

La n[ologie formelle

- Dirivotion et composition

Les ddrivds alfixaux sont formds avec la base ou le radical

d'une lexie et un dl€rnent non autonome (suffixe et/ou prifixe).
Les composis sont formis avec deux (ou plus) unit6s linguistiques
autonomes. Ces procidules niologiques suivent les mticauisntes

du frangais standard et peuvent conespondle A la concatdnalion

d'unitds de la mdrne langue ou i la criation de tbrmes hybrides qui

associent des 6ldrnents appartenant ir l'arabe et au lranqais. Certains

niologisrnes font parlois l'eff'et d'une inconection, mais lcur
utilisation s'opdre souvent sur la base d'un choix ddlibdri ; il y a en

quelque manidre dans leur emploi un 6ldment de jeu, une libertd
prise vis-ir-vis de l'usage. Parmi les unitds lexicales relevdes.

certaines existent en frangais hexagonal mais dans le contexte

algdrien ils ont un sens particulier. Exemples :

Ddrivatiott

-Ddrivation sufJixale

Saquage n.m.< action de saquer les 6tudiants, de leur donner

de mauvaises notes >.

Profitage n.m. < action de profiter de >.

Blddard n.m. < campagnard >.

Pistonnage n.m. < action de favoriser quelqu'un >,

Hidjabiser v. < imposer le port du hidjab ). . . .
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Aplaventrisme n.m. issu de d plat ventre et signifiant : < le iait
d'adopter une attitude servile devant les supdrieurs >.

Abordage n.m.( action
la courtiscr >.

d'aborder une jeune fille pour

- D d r ivatio n p arosynth dtiq u e

La d6rivdtion parasvnth6tique se difinit par I'adjonction
simultan6e d'ur pr6fixe et d'un suffrxe d un radical ou d urc ba^se.2 :

e-\-fissiste ( ancien partisan ou sympathisant du F'lS (Front
Islamique du Salut) >.

Antiberbdriste ( opposant aux militants de la cause bcrbire r>.

Antiintdgriste ( opposant aux int6gristes nrusulmans >.

- Di r i wt ion i npropre r nr convers ion

La dirivation impropre se rdalise par changement de cat6gorie
grammaticale sans changement de forme. Exemples :

Substant ivation d' adj ect iJs

- Vert n.n7. < Joueur de l'6quipe nationale alg6rienne de lootball >.

- Zrague n.m. < litt6ralement bleu ), < inexp6rimentd >.

- Barbu n.m. < musulman int6griste >.

- Branchd n.m. < les branch6s sont d Alger, les personnes qui
captent par l'interm6diaire des antennes paraboliques les programmes
des chaines de til6vision dtrangdres >.

Compositiort

- Post- graduant n.m. et adj. ( 6tudiant inscrit en troisiime
cycle universitaire >

- Boboour Australia n.n. < litt6ralement bateau d'Australie >.
( bateau mlthique symbole du d6sir des jeunes chdmeurs de quitrer
leur pays dans l'espoir de trouver du travail d l'dtranger >.

- Tdldphone arabe n.m. < rumeur publique >

- Aicha radjel n.f < femme de caractdre >

- Cafd-gottdron n.m. < caid noir trds fort >

- Beau-gossa n.f .< belle, fille, femme >
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Abriviution

-Tioncation

.fac < facultd >>, resto ( restaurant >>, labo << laboratoire u

syndic < syndicat >, nrunif < rnanifestation ), P,'ol ( professeul D,

r/lco < dictionnaire >, pelit-ddj ( petit-ddjeuner >>, cini << cindma ).
arnphi < amphithdAtre >,

-,Siglai,sori :

a.u. < Bibliothdque Universitaire >, C.C.F. (Centre Culturel
Frangais), ,a.c. < Assembl6e G6n6rale >, cD. (de l'anglais
( compact disque >), K.o. (de I'anglais < knock-out >),

U..t M.A.(Union Sportive Musulmane d'Alger).

Acronymie

De la siglaison ddrive I'acronymie, c'est-d-dire que du sigle
gl'oupant les initiales des composants du rrot ou de l'exprcssion
trop longs, un nom peut 6tre diriv6. Exemples :

- USMiste n.m. ( supporteur du club de football USM.A

(Union Sportive Musulnane d'Alger) >.

- LlsTHBiste n.m. < membre de l'ustHg, Universit6 des Sciences

e1 Technologies Houari Boum6didne >.

Mot-valise

Le mot valise est formd par I'amalgame de la partic initiale
d'un mot et de la partie finale d'un autre mot :

- Impohale adv < irrpossible > est formd 2r partir de irnpossible

et de l'arabe mouhal /muhal/ < impossible > en arabe.

- Fechlesse n.m. < faiblesse >, < fatigue >, < ddcouragement >

est issu de I'arabe .fechla < allaiblissement ) et du frangais < faiblesse >.

- Boussbowsade n.f. < embrassade > est form6 de I'agglutination

de la base nominale de l'arabe boussa << bise > et de la partie finale
de < embrassade >.

- Fdvvdhamentale n.m. < anarchie propre d l'6cole
fondamentale >, issu de l'arabe fau'dha < anarchie >> el de menlale

troncation d' Ecole fondamentale.



Lamboule n.m. < entonnoir>
( saumure ) emprunt d I'italien
du turc, (id. : 94) ;
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issu de umbuto, charmoula
solamura par l'intenlddiaire

170 _

La ndologie por emprunt

^ 
L'emprunt aux langues 6lrangdres, et paniculidreurent

au frangais_ est. une part importante de la niologie. L.emprunt cs1

llr.1:r.. gin6rique disignant un phinomdne collecrif d,intigration
d'dl6ments d'une langue dans l,autre. L'emprunt lexical n,ist pas
d confondre avec le xdnisrne, inserlion accidentelle d,un vocable
dtranger dans une languc donnie : ),emprunt propremcnl tiit est nne
naturalisation d efl'et durable. J.DUllots lc ddilnit de la manicr.e
suivante : < Il y a emprunt Quand un parler A utilise et ./init par
inldgrer une uniti otr un tr.ait lingi.rtiqite Ei existait pricdtlemntenr
dans un pculer B et que A ni poisdctiir pas; l'irniti ou trait
enrprttntd sont eta-nt|mes oppelds empruits > (1994: Igg).
Comme le_ fait remarquer Guilbert : < Li ndologie de l,entprunt
consisle clonc non dans la crdation du signe ntoi.s dcrns son
adoption > (197 5 :92). Les vocables adoptis sont conserv6s dans
leur forme originelle ou plus ou moins adapt6s d la phonitique
et d la morphosyntaxe de la langue emprunteuse. Iis peuuent
dgalement changer de sens. Exemples :

- Emprunt de I'urabe d I'anglais

Football, jogging, planning, email, garebage rephonetisi
en arabe dialectal grehige /grebe3l, signifiant dans cettc languc
( tout ce dont on n'a plus besoin >.

-Emprunts de I'arqbe d I'espagnol

Coca, n. f .<< chausson d la tomqte ), val, cat, meme sens,
gorantita < flan fait avec des pois chiches grillds, esp. calenticu,
m6me sens, (AMoRouAyACH, l99g : 93);

-Emprunt.t de l orabc i l'itulien

- Emprunt de I'arabe au ouolo/ par I 
,inlermddiaire 

du firmq,tis
. Bougnottl n.m. (( noir > en ouolot), en frangais (<disigriation

raciste du Noir et par extension de lrAr;be >), en frangais d,Alger
ce terme signifie < personne grossidre qui manque d,6ducation >:
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-Emprunt de I'arobe au franqais
[,'arabe dialcctal est prolbnddrnent iufluenc6 par le lrangais

par I'emprunt massif d'unitds lexicales plus ou tnoins arabisies :

cartab ( cartable >, plago << une place >, elptoJ, < le prof >.

ettablou < [e tableau >> ezzalamite << les allumettes >>, elgurro
( les cigarettes >>, ejjotrnel < le joumal >>, el b'"-ata < Ia boite >,

errandivotret < les rendez-vous rr, Sargoulette ou galgola < ricipient
ou l'clu se conserve liaiche >.

<< Les potiires -fabricluent des cruches...Les Frongais

les appellent gargottlettes, les habitants de Tamanrassel en ont fait
galgola, qui resle pour eux la carafe d rafraichir I'eau comnte

la golla (de I'arube classique /qola/ "uuche", "jarte")>,
(AMoRoUAYACH, 1998 : 203). .

L'intensitd d'emprunts tiangais correspond parfois d un

manque de terme dans la langue arabe, mais d6coule aussi

de la situation de bilinguisme; la langue franqaise demeure bieu

ancrie dans les habitudes langagidres de la rnajorit6 des Alg6riens.

- L'alque
Le calque est un emprunt qui traduit litt6ralement une

expression 6trangdre, il < comporle nicessqiremcnt plusieurs

palies susceptibles d'autonomie synlaxique >>

(cHERlcHEN, 1989 : 56). Exemples :

- Remplir l'eil loc.verb. < de I'arabe idamar el iine < plaire,

satisfaire )
<< Il vettt me clcmqnder en nariage mais pour mes patents il

ne remplit pas I'eil... mdiaantarch el iine > (Propos d'une

6tudiante).

- Entrer en islant << se convertir d l'islam >

On o tu hier d la tdldvision le chantett Kat Slevens, il
s'appelle maintenant Yttssuf lslam, il est entrd en islam. 

' 
(Propos

d'un 6tudiant).

- Sortir des dtudes ( achever ses dtudes >

Il n'a mAme pas le B.EF (Brevel d'enseignement fondamental),

il est sorti tdt des dtudes (id.).



- Prier sur quelqa 1rn < pour quelqu,un >

-Emprn sdmantiErc

. L'emprunt sdmantique se distingue du calque par le seul l.ait
que le premier peut Clre une uniri simple (cHERrGn;N. l9g9 : 56),
exenrple : Zrogue n.m. (pour <jeune recrue, d6br:tant, novicc > issudu lizurgais < bleu > m6me sens), tandis que Ie second cst
niccssairement un compos6. Bleu; emprunt simantiquc, est un
<,ternrc formi .por I orgot militaire. S,agissait-il, i t,origine
dc nouvcaux .soldats carqctdt.i,sds yt le port tl,un uni./brme blci 2>(cilERrcHEN. 2002 : 241 ).

La n6ologic s6mantique

A c6td de la ndologie de type formel et de la ndologic par
emprunt notre corpus a mis en dvidence une ndologie sdrnantique
qui consiste en la crdation d'une acception nourelle"poL,, r-rne uniti
lexicale ddji existante. Cette ndologie sdmantique pi-"nJ .o ,or.."
dans les.figures du discours. en pirticulier aans Ies mdtonyrnics,
les 

.euphimisrnes et les rnetaphorer. U, bon nombre de neotogirn.,.,
lexrcaux relevds dans notre corpus exislent en lrangais hexagonal
mais possddent un usage en frangais d,Algdrie, p*ti.;li;;'

- |u[dtonymie

La m6tonymie est I'emploi d,uu nom pour un autre: une
rdaliti est 

_ddsignde par un terme qui ne la ddsigne pas d,ordinaire
mais..qui lui est lid. Ce peut 6tre le conrenu 

-poui t" contenant,
l'attribut. vestimentaire pour la d6signation de la personne
d la quelle cette chose est lide. le tout pour la partie, la pur"tic pou.
le tout. la cause pour l,efl.et,etc. Exempies :

- Tadjine n.m. < rago0t d base de viandes > a un aulre sens
en arabe dialectal :

t72

< ricipient de cuisine
en fonte ou en cuivre >.
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traditionnelle, po6lon ou t.narmite

.- 
Repenti n.m. signifie en frangais d'Alg6rie; < ancien

terroriste ayant ddposd les armes en rdpondar.rt d la loi amnistiante
promulguie par le Prdsident Bouteflika >.
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- Hitljabia n.f. ( personne qui porte le hidjeb ; c'cst-d-dire
un vdtement fiminin originaire du Moyen-Oricnt qtd couvrc

au maximum le corps >.

- Civilisie n.t. ( pcrsonne qui s'habille i l'occidentale

Madqlthache parce que canet civilisde mais depuis la sanruinc

derniire v,olet hidjobiya (Propos d'un 6tudian!.

- Branchi n.m. < les branchds sont d Alger, Ics personnes tlui

captent par I'intenlddiaire des antennes paraboliques les programmes

des chaincs de tilevision itrangires >.

-Euphimisme

l,'euph6mislne attinue cefiaines iddes ou cefiains laits qui

poumaient choquer :

- Conlre-virild ( mensongc ).

- Les moins calds << les plus betes ).

- Pctit capilal < virginitd timinine >.

Elte 6tail.fblle du nec et pr|le d tout, mAnte tr sc doruter' nuis

elle n'o pas perdu son petil capitul. (Propos d'une 6tudiante).

- Cachel < comprimd utilis6 comme drogue >

- Mitaphore

La m6taphore consiste en une identitlcation tbndie sur une

analogie:

- Avoir le ballon loc. verb. < 6tre enceinte )
- Gazouz adj. < personne trds agriable ), sens courant

en Algirie < limonade >

- Poupio n.f. < trds miguonne>. sens courant < poup6e >

Les locuteurs soumis ir notre enquete fbnt preuve de l'antaisie.

d'humour, d'imagination. Ils cmpruntent, lransfbnnent' invcntent

des mots. Nous avons tentd d'6valuer les motivations du code-

mixing et de l'alternance codique arabe/ frangais qui caract6risent

leur parler. Nos observations nous ont permis de distinguer deux

cas de ligures : d'une part, une stratdgie de communicalion qui

permet a ses utilisateurs de compenser leurs lacunes dans r'rne langue
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cn recourant i I'autr.c, d'autre part un mode de communication qui
ne saurait 6tre considdri comme une ddficience mais qui au contrajre
atteste chez les sujets parlants, d,une maitrise presque igale
dcs deux systdmes linguistiques en prdsence. Lorsqu'ils sonl entre
pairs, errtre membrcs d,un groupe, ces locuteurs ne s,embarassent
pas de scrupules de lbrnte, 6vitent m6rne les expressions qui
appartiennenl au registre soutenu el se contentent d,appro-
xirnations. Le parler m6tissd, 6tablit entre eux une connivcncc et
apparait comme ture sorte de fantaisic qui n,est pas sa.ns implications
ludiques: I'alternance de l,arabe et du tiangais dans un m6me
discours peul 6tre trds dr6lc et la criativitd dcs unitds lexicalcs
hybrides, des n6ologisrnes sdrnantiques trds plaisante. En clehors
des intcractions lomrclles, de iype scoiaire par excmple,
l'altcrnance codique ne doit donc pas 6tre traitde sous l,angle du
ddlaut, < on tloit au contraire y voir pour les locutaur;; cltt,alle
concerne, un crilire de bilinguisnte rdel, en exclucrnt, ititlemmenl.
lc.s cas de mdlonge par semi-linguisme, ttit cructne elcs tltux
langues n'est tlontinte ). (C IIAGEGE 1996:23g_239). Le tiangais
parl6 par les dtudiants se rapproche en g6u6ral des normes
de correction de la langue star.rdard. Mais leur discours n,est pas
pour autant toujours transparent pour des F-rangais de souche. iar
ils ont souvent recours d un lexique qui existe en fiangais
hexagonal rnais qui a un usage local particulier.

_ La langue frangaise telle qu,elle es1 pratiqude par lcs jcunes
d'Alger soumis ii notre. enqu6te, attectde de particuiar.itds lexico_
sdmantiques liies aux habitudes linguistiqucs des locutcurs des
pays of le frangais coexiste avec d,autres langues, tend de plus en
plus i 6tre consid6r6e corlme un ensemble original dont il peut €tre
plus b6n61ique d'dtudier le fonctionnern"nt q.," de rep6rer
les insulfisances ou les d6viances par rapport iux norrnes du
l}angais standard. C'est ce qu'affirme Louis-lean CALVET dans son
aflicle Bonboloni, giblettes et Koki : << Aprds une longue pdriocle
de mdpris pour ces .formes adaptdes localement qu:on appelait
globalentent le ( petil ndgre t, les linguistes se sont pinchts
il y a ut quart de siiclc sur le lexique du < fr,ongais ,l,ifriqtre ,
pour 

.ensuite se rendre compte qu' ./Alhit dordnavant le regarcler
de plus pris, rdduire le champs de vision et parler de ./i.onqais
d'Algdrie, du Congo, du Moti... > (2004 : 32).

"Al'Addb rva Llugh6t", N"5/201 I
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NOTES

l. ( L'altemance codique conversationnelle existe attssi chez des mouolingttcs

< arabe algirien > cat6goris6s conrlre analplrabites nc maitrisatrt ni le liangais

ni I'arabe standatd. [...,] Cetre alten]ance codique qui est spiciliqLre aur

rnonolingue, sultout aux analphabdtes, semble se confbtrdre avcc

l'empnurt < frangais ) intcgr6 ir l'arabe. I-es tennes < flangais > se rcfdrent

souvent a une rdalili ott 2i un objet que Ie locuteur analphabdte ne pettt

pas ddsigner par trn terme en arabe dialectal tels que tdlephone'

abonnement, ascenseur, parabole, alllenne, voter, bAtiment, saboter,

etc. ) (QUEFFELEC et a1.,2002 : I l5-116).

2. La base d'un nrot d6rivi est le nrot dont il ddrive'
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