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Extrait des Mémoire lu Société tic linguistique île Paris tome XII

Le texte qui suit a did recueilli de la bouche de M Ahmed bon
Âbderrahman ahmed bru sabderrahmân originaire de Sainl Denis
du Sig mais habitant Oran depuis son enfance sa prononciation
est celle de la moyenne des Oranais On n a pas craint de noter
toutes les particularités de la prononciation dont une partie sont
certainement individuelles bien moins toutefois qu on ne serait
tente de le supposer Autant on doit éviter dans la confection
d une grammaire de tomber dans l excès à cet égard et d ériger
en règles générales deseas particuliers autant on doit reproduire
minutieusement tous les détails même ceux qui se rapportent à
des variations individuelles lorsqu on donne un texte qui est
un document et ne comporte pas de généralisations On verra
cependant qu en ce qui concerne la notation des voyelles par
exemple nous sommes encore resté en deçà des auteurs alle
mands pour la représentation intégrale des sons mais il n est
plus possible de continuer comme l ont fait jusqu ici les auteurs
algériens à étudier les dialectes africains avec les trois voyelles
de l alphabet arabe ou avec les transcriptions rudimentaires qui
ont encore cours chez nous Nous savons d ailleurs que M Mar
rais prépare une grammaire du dialecte llemcénien suivant les
véritables principes scientifiques ce sera le premier pas fait dans
la voie que nous ont racée au Maroc en Tunisie et à Tripoli
les linguistes allemands Socin Stumme Fischer Lüderitz etc
dans les remarquables travaux auxquels nous nous référons con
stamment

Nous avons négligé l accentuai ion qui répond ici aux règles
fixées par Stumme et Fischer l accent est en général peu sen
sible et dans certains cas comme dans quelques mots formés de
deux longues c est à peine si on le perçoit

Nous avons adopté pour la transcription des sons le système
suivant dans lequel nous nous sommes inspiré de la classifica
tion de Mullcr l
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RELATION DES VOYELLES

EMPLOYÉES DANS LES DIALECTES MAGHRIBINS

a

a à

é e ê oe ù

i i ü u u
a a pur comme dans dâr
a entre a et e comme dans kân iJS
é é français comme dans kcs jJS
e entre é et i comme dans kér,j ou entre e et i comme

dans seft o x l
i i pur comme dans bîr,j
i entre iet ü comme dans naît c L
ü u français comme skriin chez les juifs marocains jy 1
u voisin du précédent et employé concurremment avec lui

p ex dans Yâkûb v á chez certains juifs marocains
m m allemand ou français comme dans ikûn tjy
û entre u et o comme dans y tqtûl Jxk
o o français comme dans labioS jäuuMi

â entre a et o comme dans báqq
ê même son mais plus sourd comme dans sêqsa
e e muet français comme dansy7icm
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II

TRANSCRIPTION EN CARACTÈRES LATINS

korrîfat ennâyer bû gêrn

ennâyer 1 bû gêrn kân buk sultan ennâyer bû gern wâlas beçri
yâda mnejnfi yemsi lelfâba igîm 3 ftkff muddet kemstâsasen 4
yeum mneinyeg êbûa ruzâlhayy ijibqh 6 igtlwwcd j Jîh hatta yqu
çal guddâm bûh yêttdlgqh yétferrej 3aîîh essultân men basad yerjas
lelrâba içayyed wâhad 8 ennhâr huwwa iç ayyed hatta derkah
elhber meulbûh jâ wâhad jâl io lah bûk rahmat allâh 3alihn
sêqsqh i i àkûn i 2 e//t i 3 rjjas ili fî meuSasah sultán gâlleih i 5
ftskûn elli huwwa sâgeb bûya i6 lv liyyah i r elisir kân mak
lûas mnein bûh mât men urâh jâubqh el mersûl sammek huwwa
lli sultán n ennâyer g Al elhamdu lillâh 18 mnein erjas 19 sam

mi kejr üo men wâhad âkêm kemmcl el reiba kemstâsasen yeum
jâb ruzâl kilsâda tàlgqh guddâm sammqh lâken sammqh kân bâfi
iradrqh 21 sarSqh bâé yetasassa masah hlej leih Mâ nlasassa 22
si allâh iklef fejr sâwenni bdaswet elkeir n krej ennâyer msâ Idârqh
sand ummah huwwa kân Ma zwqj sâ eb Z men basad zeif et 24
lah sammqh gâl leih xnebri nasti lek l v S benti ida i têqbel lez
zûwwe masaban Elisir ehsem u qbelhâ mcnnqh essultân zeifêt IclqâSi
u Imfâla fellëhulûn sala bent essultân lennâyer bû gêrn men basad
dar a 28 hers 29 farhu kâmclÇào ennâs elbasáS men ennâs
itêbbcl i u lba3âS ifayyêt 3û ulbasâS igellêl u Ibasâ ibender 33
u IbasâS igessêb u nnâs elukrin mélqêsmîniZh elbasäS yeläsabu

feuq el keil u yêkluÇ h ïbârûd u nnsâ izcrrêrtu 30 sala çhâb elkeil
u IbasâS yaläsabu fcri ahba si 37 sâker u si msakker 38 u Ibasâû men
ennsa iregsuföy u yémdhu ko u nnâs mqâsma 41 jwâyéh hatta
wâhad ma 3abi i blakêr fiât elscrs hasbet chahrm hZ an h,h Blàta
essultân crsel 45 lennâyer sandqh leddâr 4 6 gâl 4 7 lelwazâra 48
tr nêqbel menkum bel samr entâsilkaj tñqqfitlu bo nnâycr bû gêrnn
el wazâra ma bfâufôi sisalih sala kâtêr i kedmu masa b bûh

fî hyâlqh u dâqu melha 54 sand el sarab igûlu mâ narradrck si
sala katêr melhak sbêq fi kersin nerjasu lelkorrîfa hh Lâken gâlu
lah nasatu lek tedbîr 56 zeifêt ennâyer ijib h r lek elsaudat
erreuhâniya 58 saudat sayeb 5g saïnqh sultânblqd elhqira 60
mnein jâ sandqh ennâyei entêq sammqh gâl lah 61 jib 62 lii/ya
Isaudat elfulâniya lâken baslda u Iheul fêttrîg 63 ennâyer 3ammed
Iceçcdda u dâr elsawtn u msa yélmeèéa masa trig halla uçêl fi wâhad
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1 2 E DOUTTÉ I 346 Ie/ráia çâb Gasbt n râged fi wêst eitrig u Urîg Siyyêq 64 tscmma
sand charab nuira ennâyer ma çâb si mnein ifât kân sandah qâ
î è 65 siihkiir dârqh fi fum eOBasbàn mnein fién çâb rîqqh 66
tai/i/cb gâl skân clli mâlahni 67 salih amân allâhi G8 tásala
reir 69 ibéyyen rûha ma néhhélkah sin bân leih gâl leih enta lli
màlahlni n jâubqh nasarn lâken Srûk o râni mâsi sala scbbet
hâja làken râni kâif i yûqq tlânin gâl lah cQOasbân nasaû
lck i tejrtb j ida kân jh enta netbent 7 5 qîs swiya fennâr
nkân 3andek u ej Ï3al elbukûr masa ttejrîbv beqqâh sala ter 7 6 u
ruwwah j msâ zâid masa Urîg halla uçêl lelb/qd clli fiha hauda
kcmmcm fi râsah kifâs idîr ida içib elisâsra jS yalasabu iççcnnet
leihum bâs ihadru n sala hauda men basad mnein isûf ennsa
râïhin lelhammâm ikbbasaluim 80 kifialén 81 ma smas si hatla
wMu 8q men basad dâr Mia msâ sand ihûdi dcggâg 83 gâlleih
ncbrlk edd gg 8h li meftûl 85 tjhcb u brîma 86 noqra 8j gâl

lah amlih 88 ri tkcllem masah Jelqîma hasbet arbasa durâ bçin
eddhéb u lyujra 8y u tkellem ma3ah Jelbrîma befrânk u kamsa sûl
di ç o mnein krcj îâijyah kîsa fîha miât sultàni 91 elyçum cOdâ
ni çj 2 vcellâ bâs isûf clmeftûl ida kmel kân ma kmel si tàyyah kîsa
fîhâ miât su tâni tâyyahha belsàni elycum cBOâleB kadâlik Z çâb
clmeftûl kmel mnein bfâ yükrej ali sâyyëtêt salih cl ihûdiya galet
lah râle kîsâlek clli kunt iâyyahlhum sâbêq n jâwcbhâ rana ma sandi
si halla kîsan gâlet leih arwah 9 5 masayan msâ fi jorrethd hatla
hçudet lellarem sêqsqlqh kidâïra da30ulek iâyyahl kîsâtck,fi bâli
hâfi tesri bihum tedbîrn rdjeîha 96 bclâ itîtwwêf gâlet lah 3alâs
lûwwêrl râna makiânîn halla wâhad mâ sâfna nahadru 97 lli
ncbru 8 v bdâ ihdër leihum elli fi maqçûdqh Ichauda gâl lah eli
hûdi tf crda yC ikûncssûg i 00 çbâh la budda ioi terfeàjulek 02
sâlàa ioS htêb u ana râni nejjêbrek guddâmi fessûg gûl ioh li

kallâçnifcddrâham elli kân bûya isqlhum Ich fi hyâtqh ioh n ngâl
leh ana ma nasaref bûkn ebda tckbêt fiya halla iéûfâna ioG Ihe
râç 107 ycddûna guldqm essul tân isëqsîna râni io8 ttfoi i 09
ana l wmcl men basad élkcllcm enta gâl lah nebri yahlef li u
nsâmha 11 0 n râni nahlcflek lâken kûnek 1 n fahîm ana mnein
nahlef fel qêlda ma si murâdifel qcbla tnurâdi nensat Ick chauda as
mcnjiha i 1 2 fiha merhûtan dâru kima hàdru bei iâihum t 13 mnein
voàçlu guddâm essidiân hdêr huwwa lûwivcl bisqbâb i 1 li Sèrb essàlga
cniêq essultân lennâycr 3alâs 11 5 tûSrâb hâd cdrlcmmiTi entêq
leih bûya kân 116 isâlqh kams miya dûrû Uken enkêrtû fiha yahlef
li felf êbla wa lâ ziyâda 117 15 hakmu saV lihûdi 118 belhalf hlcf
hhûdi u msâu lezzçuj 119 masa basâShnm basâS men ba3ad nûçdi 20
ellil ennâyer dkel bâs ikwenf 121 chauda jâb fidqh mëjmêr u mnein
edkcl Iclhauch kânu fih bezzâj ehassâsa lâken qâs swiya bkûr mas
nâçtb oî/fl3a i2 2 BBasbân fî wêst êlmêjmêr sakru hassâsa mejmû
3tn 1 a3 sayyêt wain râkum y a qanm halla wâhàd ma jâubqh
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si zàj 12/1 lehauda u bdâ iharhazz 12 feJhëdîd elti ft ker
3rtw i2 6 elsauda halla ssultân smas tqêrqîb i 27 clhëdld fiên u
zgâ mvaïn râhum ya Iqautn leânu itâjdin guddâmah sêqsâhum
tf mnein edjcel had errajel àâlu lah tt ma nasarf sâqêhhum essultân
u Ikâyin 128 serrëha men basad e//t i2 j eOOâniya sâud i do
ajas kiSwwala merralin t 31 dkel bêkkêr zâj lelsauda çâbha reir
Oemina 1 2 dkel sand essultân lefrâsqh çâbqhfâybêl fennasas sellek
sa/f A 133 u rjas lehauda tlêgha san3al bent essultân saqyctêt sala
hassâsa hakmu nnâycr brâu yiïqqûtlûh gàlct leihum rttâllesûh
sandi ana nfiqqiUlqh kima qtel bûyan mnein tâllesâh sandha çabct
etinâyer zî m i34 menhâ fessebûb tt feîh lrûf 135 eamret sala
lltûddqm ihafru bir u isammërûh nâr medël elfêrrân i3G mnein kem
mëluu mmelâwqh nâr elfâl sala kâdem qâselhâ fî west elblr ah
tárgct i3 r galet leihum râni haragt elliqlcl bihja n sâmnûha men
basad muddet OclO iyyâm dàret el sawîn u admet rûha jmîsâ ma tahtqj
men elmâkla u men elsadda elyeum errâba3 rei bet feuq sand u nnâyer
rkeb feuq el saudat erreuhâniya u bdâu idàggu fcnnâs clblqd
relbûhum mnejn relbûhum gâla Ihum trida tcqqcblu liltûdi Ifûlâni
ikûn salçikum ramîrn gâla tt qbclnan i3 rkeb ehnueadden i4o

feççûmasa i 4 1 u bdâ igûl tresscmsu ihi yâ çhâb elblqd elihûdi
ddeggâg huwwa ramîrv men basad OíM i43 enïiâyèr u bent essul
tân bdâu yclmesm masa ttríg hat a çabu zeuj ettrûg 1 A 4 mefiêr
gtn 1 4 5 ivâhda fiha Ihçir lukra fîha sserr mqsana trig clkeir hiyya
Isàfya m trig essêr hiyya lltçul bent essultân kânet tasarëf ettrûg mej
mûsîn sandha klâb iscmma i 46 lenjcjar 1 ¿17 mnein wàçlu san/l
ettrûg elmcftêrgtn kebbërel cnnâyer gâl leiha ruina nebntrîg clheul n
rnsâu masalta hatla wàçlu fi wâhâd ehneu as eâbu fth mra ràqbi
///r/ i48 isemmûha Ifàres clabio ik f fi qrârha i5o u treggéb
men ettâg hatla sâjët zeuj fersân elrât saleihum rejasu sandha sëq
selhum ttkifàs ma tasarfûnisi ana Ifàres elabioS jmtsa II i/Al sala
qàeri nzéllêjah i i gâl leiha nnâycr rtdirî méjhûdek ihn hall
Ana sand rûhi enñefíem lbZ endâggek u ndâgg reirek ft bâli
iîî i54 reir mra yâ sajaba 155 bfñli tefrelbîni u ana nhaw

tt cs i56 elltl bkelka ih f D men basad eSSareb masaha bcssyif
rlebhâ tàyyahha fî UarS begf essejj i 58 sakkerha 1 5y mnein fülltet
gilet leih nema mêrlekn eddâha masah bdâu yélmessu stjïrtn masa
ttrig hasbet Oémën iyyâm hatla w jdu guddâmhum zetjj ettrûg meftêr
gîn kihâda nêtqêt lah bent sâyeb sainqh gàlct lah trida tebri tiîg
ehâfya kuel léimna u ida lebfi trig clhçul kûd 1 Co léisran jâwcbha
ttana nhawives reir sala llteuln jàz masa léisra halla çttb guddâmah
3abd isemmûh bàba merzûg 161 cl sabd mnejn èâfhum zgâ bel
jëhed 162 cnnâyer ma kàf mennqh rryâ 3ajaba kifàs enta 3abd
lenbâs u tensra 103 reir belfâl u brit cddchhesni ana Iii teisant b ad
clfâUt ana Hi tasant mdlnct elhcul u qumt râsin men basad tlêh
mennqh elsahd yestenna 164 OclO itjyâm bas iqûm rttha men basad



Ik E DOUTTÉ 3/j86el6 iyyâm eSSârbu bcssyâf hatta qarasat en nâr beinâlhum meOël eç
çâwwân t 65 el sabdmnein sât 166 bdâ iântnr 1 67 fessojûr 168
cëçâfar u yiîSrilb bihum ennâyer mnein tuâtà 169 habd Sërbah
ennâyer begf essckkîn sakkërah mnein eftên gâl lah nana sabdckn
chërrêtah men Jedûdah u ddâh masah mnein qêrrëbu lelwuçûl 170
elmdîna bnâ Ikbâ fi sähet 171 ci mdina dekkel felkbâ habd u Ifâres
elabioS u bent èâyeb sainah u dda reir ehauda fî dqh igâwwcd fîha
hatta sâfûh ennâs msâu salmu sammah weld kûk râh jâ u jâb
masah elsaudan endah i ü çhâb enneuba msâu Iqâwqh bettêbel u
bfuwâit u Igeum telsab hatta wâçlu guddâm sammah sâfah u sâf
ehauda wa là ziyâda ennâyer mnein lámet i ¡3 eSSêlma msa reir
wâhdqh fellll dekkel elli kzenhum barra hatta wâhâd ma sâfah si
mnein eçbah elhâl kullemra dârhafi beit bihâ befràsha mëqyûm 17 1
u elf a sala bent sammah gâl leiha çbâh nebfîk ettayyëbî Iqahwa
M/ares elabioS u hâsiya ttayyëbî latay elbent èâyeb sainah u tgâlî
Ihum Kçbah elkeir kâmlin u enti sukkuntek i r i felkâzâna masa
Ikdem u habid hâdi hiyya kâfeitek bihâ i Q sala keir bûkn men
sâm wâhâd ennhâr buha z eifêt umha bas tergeb saleiha çâbet elsabd
guddâm elbâb men dâkcl sâf fîha seuftqh 177 dehset sâmmer
¿0 178 ma sâfet sabd kihâdqh gâl leiha wasta 179 bfeitin
gâlet lah breit nsûf bentin elfâ Ihâ saleiha 180 sâfctha ma sar
felhâ si bqât tebki u bentha tebki kabbëretha belli kân rejasat kabbë
ret buha ssullân bdâ yahlef kadâlih kilmerra leula nùqqûllqh ida
qállqh rebbi 181 15 sayyêt sala ssiyyâs gâl leihum tr ellîla asarSu
nnâyer yétasssa masakum lâken diru lah elmseikra bas yaskerv gâlu
lah amlih n sarSûh,jâ mnein bdâ yâkul tâh sakrân 182 dârûh
fi sandâg mnein qêrreb elfâjer 183 amru sslyyâfa eddawqh lelfâba
bas yûqqâllûh mnein wâçlu ferrahba Iii yûqqilllûh fîha hallu sscndûg
karrëjûh hàttâh fx LarS kadâlik sékrân i8h wâhad menhum bfâ
y iqqûtlqh u 69âni ma bfâ si gâl lah keir bâh ma ncnsûh si deb
ber kijâs endîrûv gâl lah enhammu sâbîr fennâr u ntâyyëru lah
sainîh u ncttàlgûh yemsi ihum felfâba hatta yâlqâh Agas 185 yâkû
lah 186 n ettâfqu beinâlhum dâru kima gâlu mnein tâyyëru lah
sainîh gâl Iñhum salâs fdertûnifn gâlu lah Ksammek fedrek
lâken ma 187 ma bfeina si sala qàllek n têlgûh bla sainîn u msâu
mnein jâu fettrîg Sêrbu hajla débhâha u ddem 188 elli itâh menha
dârûh fi jasaba 189 u ddâwah hainmah 190 eddem bred
gëlbah 191 fî bâlah demmah nerjasu lennâyer wâsla çrà 192 bih
mnein têlgûh msâ hâyem felfâba yétsakkez 193 wâhâd ennhâr géyycl
salih elmgîl i h satês çâb sejra rged lahtha mnein nâm ûqêj
salîh terras 195 gâl lah lûkân tnûS tetlémmes elurêg entusa 196
hâdessejra teglas menha u têmSëf 197 u ddîr ehaïnîk irejasu 198
IflSër u tsâf keir men bekri u ida kân teglas menhâ terfëdah masak
yàçlah leddhân ida termi uârga fî wêst cssâkwa terjasa feireddhân o
mnein fâq men ennasâs bdâ ileftef ûjed essejra glas menha dâr elsai
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nth cnhell bâçrqh bdâ isûf u gâl elhamdu lillâhi elli wedder u çât
kelli ma wedder si gla3 kadâlik men essejra u dârah fi gélmûntqh 199
u msâ masa ttrîg hatta çâb guddâmqh dilwwâr tlêb Sçif rebbi fi keima
çfîra mulâtha sajûz mesktna 200 dekkëlalqh farhat bih bât hatta
leçbâh ehajûz dâret elhlïb fcssûkwa u karjet sagebha SSeif qâs u
wârga fessiïkwa mtlât dhân ehajûz çâbet dhân bczzqfi gâlel hâd
crrâjel fîh elbarâkan 200 bis kabbëret ennâs fi kullyeum yéddîh wâ
hâd elkejmtah y mkû lah temmûh makkâS skâwi wâhad ennhár es
sultân zeifet lerrasiya janûs elli huwwa fares ijifda sandi râni bâ
ri 201 ndâgg dâr ennâyer bâ gêrn n nâkûd ensâhn sayyvnu Ifersân
u sayyënu weld ehajûz kadâlik entêq eSSeif gâl leihum vana
ncmsi fi meuiïas weld ehajûz crkeb sala sauda Sa3ifa u sscrj mgêttas
u rkeb berrauli 202 u çoddmasa Igeum mnein auçêl guddâm eddâr
çâb ehabd guddâm cl bâb cl sabd saref ennâyer u ma sarefi si aainîh
Üas gâl leljâres clabioù eççî/a çifict ennâyer u hainxn ma si sainih n
galet lah sandi tejrîb cnqis lah cttejfâha n Ikânjer ida kân gSêb
ettcffâha m dessha u etlêg elkânjer 2o3 ennâyer bçiftah u ida kân
gSêb elkânjer oqqàtlqhn mnein qâsct lah gSêb cttcfâha galet lah

ennâyer v gâl IM wâh n dekkëlqh ehabd beddél kessûtqh
u serej sala rreuhaniya u rckbct elfâres clabioS u masaha bent sâyeb
sainqh u habd bâba merzûg u ebdâu idâggu hatta mêSSâu jamîs
elgeum bqâ feir sammqh Sêrbqh ennâyer besscif sàqqqh sala zeuj
men basad ennâs nâçru ennâyer sultán fi meuSas bâbqh yeum eljanâza
nlasa sammqh lâken kân sâbîrqh ekSêr sasadet sallh ennâs u k6er
elmâl sand errasiya u zâd bnâ ljwâma 3 u ej3al fi kull jàmas çeumasa
lelmwéddcn u Ijwâmas muqêsmîn elbasâS leççhâb cllûha u IbasâS lâ
qrâyet ehclm Sâhret elbarâka lelfellâha u Ifclh lelgnâdîz là budda
ikûn leihum latêllàbiyijct 2 o 5 temmet

NOTES DE Ll TRANSCRIPTION

1 Ennâyer ou ennâïr la prononciation est flottante c est à dire Janviers
Les noms latins des mois sont encore en usage dans l Afrique du Nord où
l usage de l année julienne est loin d avoir disparu Mais on ne s en sert
plus que pour les travaux de la terre les phénomènes naturels périodiques et
les fêtes d origine païenne qui reviennent à chaque saison cf Lippert in Mit

theil d Sem f Or Spr Jahrg Il a Abth Westasiat St p s5a Cet
usage s est également maintenu au Touàt Roiilfs Reise durch Marokko 1 vol
Bremen 1 808 p 968 de la Martinière et Lacroix Documents sur le Nord
Ouest africain t Ill p a35 et au Maroc Foucauli Reconnaissance au Ma
roc 1 vol Paris 1888 p 169 n 1 Houdas Le Maroc de í 651 à 181a
p 166 Quedeïîfeldt Einthcilung und Verbreitung der Berberbevölkerung in
Marokko m Verhandl Anlhrop Gesellsch 1889 p 117 n 3 En arabe al
gérien la forme courante du mot janvier est yennâr La forme de notre
texte se retrouve dans Delphin Recueil de Texte pour l étude de l arabe parlé



I i E DOUTTÉí I 350 Ii vol Paris Alger 1891 p i43 Li Ai tj S fJi gU Jai ¿fJI
L JI u l j s j W Seulement le rédacteur écrit ei nùycr avec un J

comme s il s agissait du mot jjl3 précédé de l article c est ainsi que les Arabes
indigènes peu instruits écrivent joJI pour jM ¿4 pour ¿J s 1 etc cf Mar
celin Beaussier Dictionnaire arabe français a éd rev par Machuel Alger
188/1 non terminé p xxi de la preface Au Maroc il existe une fête du
1 janvier qui s e t conservée chez certaines tribus yennaïr cf à ce sujet
Mouliéhas Le Maroc inconnu II 1 vol 1899 p 519 Semblable l été et por
tant le même nom innar a élé signalée par Masqueray Documents hitloriquct
recueillis dans l Aurèt in Rev Afr XX1 année n 19a mars avril 1877
p 1 15 De plus à noire fêle de Noël correspond dans l Aurès une fête dile
Hou lui ce que Masqucr iy loco Cit rapporte à bonus annus mais que Mer
cier Le chaouia de l Aurès Paris 1896 p 38 rapporte à nidh bou yinin la
fête du piquet Les deux élymologies du reste ne s excluent peut être pas
nécessairement Janvier en chaouia se dit rtjennarn Mercier loco cit en
kabyle innaïm Belkassem ben Sedira Cours de langue kabyle Alger 1887
p ccxi en chcllia selha innàir Stumme Hundí d tchilhuchen v Tazer
wall Leipzig 1899 p 108

2 Mnein vient de jI ¡j Son emploi est général dans le dialecte oranais
pour signilier lorsque qui dans le dialecte algérien se rend par Inf
La particule mnein se relrouve dans le dialecte Iripolitain sous les formes
mênen mènin mntn menein meinn Stumme Tripolitmusclie tuntsische Be

duinenlieder Leipzig 189/1 gloss sill j j l j et id Märchen und Gedielte
aus der Stadt Tripolis in NordafriLa Leipzig 1898 p 283 et in gloss s v
Elle n esl pas usuelle à Tunis

3 En dialecle Iripolitain gdm igùm est un verbe indicatif et le mot em
ployé pour dire se lever est nâd inùil très usité aussi en oranais näS
inùS landis que le verbe gâm igim signifie à Tripoli lever garder Stumme
March tí Ged aus d St Trip in gloss s v

/i Le 3 est souvent très faillie et même disparaît couramment kemslcls
Le t est bien emphatique c est à lort que les manuels algériens d arabe vulgaire
mettent uni ordinaire Il en est de même en tunisien cf Stumme Grammatik
des tunisischen Arabisch Leipzig 1896 p 12Ö et en marocain cf Fischer
Marokkanische Sprichwörter in Milth d Sein f Orient Spr Ablb Il Wesl
asiat St 1898 p 11 du t à p contrairement à l orthographe inexacte de
Lerchundi Vocabulario español urabigo d dial de Marruecos s v quince
y 06a et de Dombiy Grammat ling tnauro arabiem juxta vernaculi idiomaln
usutn Vindobonae 1800 La même particularité a lieu pour Ions les noms
de nombre de 11 à 19 Lorsque ces noms sont suivis du nom de l objet
complé ils prennent un n final comme dans notre texte Cetle particularité
est générale en Algérie Stumme Gramm d tun Ar p i2 r donne la
même règle pour le dialecte tunisien Dans ce ras le nom de l objet compté
reste sans annexion apparente avec le nom de nombre En marocain au con
traire d après Fischer Marok Spr loco cit l annexion est rendue apparente
soit par la présence de l article Ramslas lem cahla quinze fusils soit par
l interposition de la particule d annexion d kamstas d temkahel mais dans les
deux cas il n y a pas d n finale au nom de nombre En dialecte Iripolitain l an
nexion est manifestée par l article et le nom de nombre n a pas d il finale
kamçtâs iliâm quinze ans Stumme March u Ged St Trip p 275 L an
nexion du nom de l objet complé au nom de nombre au moyen d une particule
n est pas spéciale au cas d un nombre de 11 à 19 en dialecte marocain elle
peut être employée avec tous les nombres et elle est seule régulière au singu
lier avec les nombres de 1 à 10 Unénya dcrrujAl huit hommes Unàuin rdjel
quatre vingts hommes Fjsciifcn loco cit Quelque chose d analogue se ren

contre dans noire dialecte OlàOu nids lüUd trois enfants cf Dklpuix Texte
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pour l élude de l arabe parlé p 187 1 3 p 2O I n p H75 i 0
d en bas etc mais dans ces exemples la particule ¿bu peut avoir un caractère
partitif il est vrai qu il y a toutes les transitions entre la fonction anneclive et
la fonction partitive En kabyle à partir de 10 les nombres se mettent aussi su
génitif àcherin girgazen yjtS S ¡¿¿yZjzn cf René Basset Manuel de langu
hahyle Paris 1887 P 7 1 D a,ls un grand nombre de dialectos berbères
principalement les pins altérés l annexion du nom de l objet compté au nom
de nombre se fait par l intermédiaire de la particule n voir infra p 36
n G 11 en est ainsi par exemple dans les dialcitcs du Sud oranais René
Basset Notes de linguistique berbère III série Paris 1886 p 7/1 dans le
cliaouia de l Aurès Mercier Le chaonia de l Aurès Paris 1896 p 30 où l n
devient parfois m dans le dialecte du Djebel Nefoûsa en Tripolilaine be Ca
i assanti Motïi inski Le Djet el Nefousa fase I Paris 1898 p 33 dans erlui
du Rif au Maroc où l n devient ñ Mouliéras Le Maroc incom,u I Paris
p i5g 1 a3 dans le chelba du Tàzeroualt Stumme tiandb d Schil v
Taz p io3 etc On pourrait donc êlre tenté de supposer que l n de
lemstâsn qui ne se montre que dans des cas où ni l article ni aucune particule
ne rendent manifeste l annexion du nom de l objet compté n est autre que la
parliculo berbère ayant passé dans l arabe vulgaire Mais il est plus simple d y
voir simplement une altération du de La présence en Algérie
d une forme kemsldéer à côté de hemskUn est en faveur de celle dernière livpo
llièse epr jumstaxar darn in Lerciiundi Vocab loco cit Toutefois celte ox
plicalion n est pas susceptible comme celle de l n berbère d êlrc étendue à
des cas du genre do l expression jddddsén huwa Stumme Gramm d tun ar
p 120 Stumme admet dans ce dernier cas que l n est un reste d la nomina
tion littérale de mémo que dans asnûa te qu est ce lit loco cit ou dans Ufénnék
comment vas tu n id p 1 3o Nöldeke en ce qui concerne la première de

ces deux expressions appuie celle explication de sa baute aulorilé C R des
Tun March u Ged de Stemme in W Z K M VIII p 9C3 et Nallino
pense de même Nallino Osservazioni sul dial arabo di Tonisi sec la granan
dcllo Stumme in L Oriente I II 1895 1896 paru en 1897 p 12 n h du
I à p 11 faut avouer que les comparaisons instituées par Nöldeke avec l arabe
d Orient dans la n 3 du passage précité ne permettent guère de parler d in
fluence berbère à propos de ces dernières locutions bien que la persistance de
la nounnation soit dans les dialectes maghribins quelque chose de très excep
tionnel

5 Métathèse fréquenle de la racine jà i On dit aussi du reste jtJ et
a Beaossier Diet s v et une note inléressanle de Fischer Zum W rtt m

im Marokkanischen in Mitlh d Sem f Or S ir Jahrg II 2 Ablh Wet las
St 1899 p 278 En ce qui concerne le dialecte oranais voir dans Delpuin
Textes pour l élude de l arabe parlé p 1 38 1 h et G l emploi de la forme ré
gulière jà ij à côté de la métathèse K jài Les mélalhèses sont fréquentes en
arabe vulgaire comme dans toutes les langues sémitiques Mourus Précis de
grammaire arabe Paris 1897 p 161 ne semble pas leur accorder une grande
importance Elles le sont particulièrement en dialecte oranais On trouvera une
liste de métathèses courantes dans Machuei, a édit non terminée du Uict de
îeaussier p xxvii de la Préf Il faut metlre à part à cause de leur constance

les permutations enlrc sifflantes et chuintantes et celles qui ont lieu enlre et
n JuU pour jjJ qui est général ou J J pour y J Mouliéras Le Maroc
inconnu II Paris 1899 p G16 n 11 etc Certaines de ces mélalhèses soul
universelles comme o ä pour v qui est employé exclusivement dans tout
le Maghrib y compris le désert libyque cf p ex Hartmann Lieder der Li
iysclen Wüste p GG Une métathèse plus singulière est pour ji
c commencer à marchern Ciierbonneau Observations sur le dialecte arabe de
l Algérie in lier Afr XIII e année 11 76 juillet 18 19 P 9 9 a poésie



18 E doutté I 55 2mène aussi pour les besoins de la rime des déplacements remarquables
p ex JlaÀ j poiir J síj il se dissipe Sonneck Six chansons arabes en dialecte
maghrébin in Journ asiat IX e série t XIV n a sept oct 1899 p 327
v 87 et p 235 n Les métathèses sont tout aussi fréquentes en berbère
qu en arabe vulgaire Voir René Basset Etude sur les dialectes berbères Paris
1894 p 71

6 A Oran et aux environs le suffixe caractéristique de la 3 e pers masc
sing est universellement ah C est un caractère bédouin qui se retrouve au sud
de l Algérie et dans le dialecte Iripolitain Stumme March u Ged St Trip
p 26g Dans les aut es dialectes ce suffixe est u mais en poésie il peut de
venir a cf Stumme Tunilische Märchen und Gedichte Leipzig 1 93 I
P

7 igâœtrtd a lésons de conduire tandis qu avec la prononcialion régu
lière ce verbe prendrait en dialecte vulgaire la signification de faire le
proxénète qimwed Pour une raison analogue le pluriel de qà id Joli dans
la langue vulgaire est qiyyâd ¿Ui et non quwivàd y¡ comme en arabe ré
gulier carie mol quwwdd se trouverait presque identique dans la prononcia

tion avec qawwâd proxénète De même au Maroc on n appelle jamais
un grammairien nahwi tf parce que ce mot est en même temps la pre
mière personne du singulier du verbe c f hwa qui en dialecte marocain
signifie cohabiter avec une femme cf Stumme Gr d tun arab in gl s v
ttlidwy Il est à remarquer qu au participe présent ce verbe a partout le sens
d impuissant cf Beaussieii Diet s v La différence du q et du g sert
souvent à marquer dans la langue vulgaire une différence de sens Par exemple

p j et peuple et cavalerie ¡ji et ¿ú j voisinage et outre ¿3
et piler et percer de l épée oombaltre t aj et ä S citadelle
et flûte et J S embrasser et aller au Sud etc

8 L emploi de x Jj avec un nom en annexion est général en Algérie pour
exprimer l arlicle indéterminé Nallino Otterv died ar di Tun p i3 fait
bien remarquer qu il résulte implicitement des travaux de Stumme sur le dia
lecte tunisien que wâluïd ainsi employé est au moins rare dans ee dialecte Kn
oranais wâhâd reste indéterminé quels que soient le genre et le nombre du
substantif qui le suit wdhäd crrâjA wâhâd elmra ou lemra wâhâd ennçâra
un homme une femme dos ebrétiens cf Delphin Textes pour t et

de l ar parlé p 125 n 1
9 Il faudrait derkah kher ment bûh sans article à Iber mais cette faule de

langage assez répandue à Oran est commise souvent par l indigène qui a
fourni ce texte Voira ce sujet iujra p 3G4 n i38

10 Alors que le donne aux voyelles le son cinphaliqiie et ne tolère pas
Ximâla celle ci est au conlraire courante avec le ainsi que l a fort bien re
marqué Stumme Tripolitanische Tunisische Beduingnlieder p 17

11 Sêqsa interroger est une altération de jüjLx w il a plus rarement
le sons de aller voir voir Mouiméras Légendes et contes merveilleux de la
grande Knbylie t I fase II 189/1 P 129 ta La chute du t préforina
tif de la X o forme s observe encore dans le verbe slutqq de avoir be
soin cf Houdas Préc de gr ar p l45 en dialecte marocain dans le
verbe sáns de j iU s habituer Fischer Marokit Sprid w p 44 en
tunisien dans le verbe skdyil penser Stumme Gramm d tun arab p 34
A côlc de shâqq la forme slhâqq a persisté p ex en tunisien Stumme op
laud in gloss s v p i63 elle est devenue tshaqq en marocain Fischer
op laud p 43 Dans ce dernier dialecte d ailleurs le paradigme J w
remplace le paradigme régulier J xjlxj I ex tsasjfb pour ,1 Fischer
loco cit au li u qu en dialecte oranais on dit bien stasjeb Le verbe sàsa
isiîsi U ¿yu/Lu s semble êlre une eorruplion de sêqsa Stumme Märch u
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Ged aus der St Trip in gloss s v p 3oi 11 est à remarquer en edel
que les verbes qui signifient demander prennent le sens de mendier on em

ploie très bien dans cotte acception les verbes tjêb i UIo et snl JL Stumme
loco cit émet l hypothèse que ce mot vient peut être du Maroc où le est

prononcé comme un C est fort plausible mais il convient de remarquer que
celte prononciation spéciale du j se rencontre aussi en Algérie en particulier
chez les juifs cf infra p 383 Une forme bien étrange serait le verbe l U 5
j u,L 5l signalé par Cherbonneau Obs sur le dial er de l Alg loco cit
p 289 comme signifiant réduire à la mendicité C est dit l autour auquel
nous laissons toute la responsabilité de son appréciation un mélange de la
particule d et de l adjectif sdci mendiant N ayant pas constaté par nous
même l emploi de ce verbe nous ne pouvons nous prononcer

12 Stumme fait venir skûn ou aikûn de l intcrrogalif J¿ et de ma
nière d être Gr d tun ar in gl s v p 160 et Nöldeke W Z K il/
VIH 189A p 267 de ujíó jíjI La forme jíjI devenue ensuite Jïl pour
¡g ts se Irouve déjà dans des ouvrages littéraires C est ainsi que Lippert
Mitth d Sem f Or Spr 2 e Ablh Westas St 1809 p 25i en relève

l emploi dans plusieurs passages du Tàrik es Sudân éd Houdas 1898 p 53
85 89 101 et suiv Völlers C R de la Gramm d tun ar de Stdhhe in
Z D M G Bd Ljf 1896 p 33i s appuyant sur l analogie des expressions

égyptienne tá¿ ¿I et syrienne yP émet l hypothèse que y vient dans ce
cas du mol persan yp couleur

13 Dérivé évidemment de göJI Nöldeke W Z K M VIII 189/1
p 263 n 1 Machuel 2 éd Beaussier préf p XII n 2 le l ail venir du
chaldéen c est une hypothèse inutile Toutes les langues sémiliques onl dans
In sine de leurs pronoms démonstratifs d où suivant un procédé général dans
la formation des langues proviennent leurs relatifs un groupe du z et du A
cf Zimmern Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen 1 vol Berlin
1898 p 70

1/1 Voir infra p 870 n 198
15 On dit à Oran Iah ou leih mais cette dernière prononciation est plus

particulière aux Arabes des tribus des environs
16 Voir infra p 3Ga n 1 1 tí
17 Celte particule est caractéristique dans le dialecte Cf p ex dans

Delphin Textes p l ét de l er parlé p 34 I 9 celte phrase bien oranaise
x db livitj l JIj gai Iqh liyyah wâsta Lfeitah il lui dit pourquoi
que veux tu Dans le restant de l Algérie et en Tunisie on dit salai jiUc
ou las jSlï Voir p ex le refrain de l intéressant cantique sur xhalla Aycha
el Mdnnoubiyyav donné par Sonneck Six chansons ar en dial maghr in Juurn

asiat 1X sér t XIII n 3 mai juin 1899 P 85 L J Ü 51
La particule liyyah est à rapprocher des formes Iwnh Iwd i lâh Uh lè du
dialecte tripolitain Stemme March und Ged aus d St Trip p 282
Stumme a bien exposé op land p 278 comment las vient de Si
tandis que lâh léh vient de ¿2 sans addition du mot et que Iwah
Iwah vient également de g auquel on a ajouté le pronom personnel de la
3 pers du sing le w étant une corruption du hamza de ¿I La particule
oranaise où le is redoublé a persisté éclaire cette élymologie

18 Arabe littéral L arabe littéral intervient souvent dans le langage soit
qu il s agisse de formules religieuses soit que le narrateur veuille faire ressortir
son savoir Dans le dernier cas ce mélange pédantesque est souvent trouvé de
bon goût C est ainsi qu on intercale dans le discours des expressions comme

wo basada Salika jXJi Xju Id yukfa laka dJ S Id tadrí M il
liiennahu ¿5Ü etc

a
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20 i douttk 135AI19 Remarquer lu voyelle d èiiplioiiie C est courant duns lous les dialectes
maghribins Cf Stumme Tiin Mardi u Oed XXX II1 I b d en b

20 Ce peut èlre ici le lieu de noter l expression intéressante ken allait
aMI i qui se prend en Algérie dans le sens de beaucoup en grand
nombren et que les Kabyles abrègent en bella Mouliéius Lég et contes merv
de la gr Kab t I fase I 1 8g3 p 11 n 93 et p 28 n 113 Le
mot heir est souvent prononcé kèr

ai Forme ne rentrant pas dans larègle développée plus loin infra p 3g3
à cause de la présence de la lettre r

2 a Le préfixe n à la i M p sg de l aoriste est caractéristique des dialectes
du Maghrib Il se trouve déjà dans les documents les plus anciens xn siècle
que nous possédions sur ces dialectes voir la note de Nöldeke in W Z K
M VIH 189Í p 25i n 1 On doit d ailleurs en cette occasion comme en
bien d autres entendre le mot maghrib duns le sens le plus large C est ainsi
que les habitants d Alexandrie disent bnaftkir ffje pense pour baftlir Hart
mann Lied d Lib Wüste p 8 n f Celte n semble s être développée par
analogie avec celle de la 1 p pl de même que celle ci a pris un final par
analogie avec les a et 3 e p pl I UjU pour Jjuü H est vrai que ce final
ne se prononce guère on dit plutôt nûqqûtlu que nuqqûtlû mais il reparaît
s il y a un suffixe nùqqûtlùh Cet u long ne se rencontre pas dans les langues
sémitiques anciennes non plus que Vn à la 1 p sg mais on sait qu en ara
méen 1 eat l aflixe de la 3 e p sans que cette singularité ait encore été expli
quée d une façon satisfaisante

a3 C est le mot courant pour dire célibataire De là sazzâb qui dans
les pays kharedjites a le sens de religieux reclus les sazzâba en berbère
isazzâben sont les douze clercs principaux de chacune des communautés abà
dites du Mzab le célibat leur était imposé Masqueiuy Chronique d Abou Za
learía 1 vol Alger 187g p i3o n et p a54 n et db Calassanti Mo
tïlinski Guerrara depuis sa fondation 1 vol Alger 1885 p s3 ag Le
même mot est employé en ce sens en Tripolitaine de Calassanti Motalinski
Le Djebel Nefousa fasc 1 1898 p 4a et fase 11 111 1899 p 7 3 Au fémi
nin le mot tiâzzebtn a le sens de jeune fille vierge Id op laud fasc n
III p 67 n 8 A Tlemcen on se sert d un mot d origine turque zbentûl qui
désignait un corps de troupe dont les soldats étaient tous célibataires au temps
de la domination turque

26 Extrêmement employé dans la province d Oran comme Cberbonneau
l a déjà fait remarquer Cuekbonneau Observations sur le dialecte arabe de l Al
gérie loco cit p 307 avec le sens de envoyer chercher A Constantine
d après Cherbonneau il s emploie dans l expression suivante çij i jv l

j ai beau faire il me renvoie aux calendes grecques On voit que
notre auteur l orthographie seifet A Alger il est prononcé çeifet Belkasseiu
bes Sedira Petit dictionnaire arabe français de la langue parlée en Algérie
Alger 1882 s v p a85 Sur la côte ouest du Maroc ou prononce sêft
Fischer Z Worttpn im Marokk loco cit p 281 n b Ce verbe totale

ment inconnu en Kgypte est employé jusque dans le désert libyque sous la
forme of í¡s/¡í in Hartmann Lied d Lib Wüste p 18 n 3 str 7
v 2 et p i n A Oran on prononce un véritable z emphatique le z
familier aux Berbères est du reste souvent transcrit par le chez les Arabes
C est ainsi par exemple que les historiens arabes écrivent x L j pour Âzila
nom de la ville que nous appelons Arzilen sur la côte atlantique du Maroc
Mouliéius Maroc inconnu II Oran i8gg p 6o3 n 1

a5 On emploie très bien aussi le double accusatif après sala ¿ytael
astini Ikilâb On emploie aussi la préposition devant le nom de l objet donné
par eiemple Delphin Textes pour l étude dë l arabe parlé p 3ii I h d en
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bas jil oJI Ijvji x Jas sl J jJ je me dis en moi même
pourquoi me donne t ii cet argent

36 Eu dialecte oranais I3I s emploie aussi bien devant l aoriste que devant
le parfait on prononce encore ida et ila Sur cette dernière forme voir Nöl
DEKE IF Z K M 189/4 t VIII p 266 n à et les références données par
Stumme Trip tun Beduinenlied in gl s v p i35 Sur la forme ila avec
mouillure de 17 voir en outre Hartmann Lied d Lib Wtiste p 237 n 3
et p 2 3g n 1

27 réciter hfdlihav cf Delphin Textes pour l étude de l arabe parlé
p 334 L action de réciter une formule s exprime en général par la deuxième

forme par exemple prononcer le ¿ule aNI dire piUJI
iîLvU prononcer le jfl Jl cjvy Delphin op iaud
p 298 La même action s exprime encore par un quadrililLère par exemple le
verbe dire à quelqu un JUy c est à dire souhaiter le bonjour
cf Cherbonneau Observation sur l origine et la formation du langage africain

in Revue africaine XII o année n 67 janvier 1868 p 77
28 dâr idir y¿ j t a les deux sens de placer et de faire agir

Il est extrêmement répandu dans le dialecte oranais et est pris dans les accep
tions les plus diverses dérivant du second sens un peu comme notre verbe

faires dans le langage familier 11 y en a des exemples nombreux dans les
Textes pour l étude de l arabe parlé de Delphin par exemple p 11 r s U jJI
ijl jU Ijjj jb p a63 fyli s xJI IjjjJo ¿iljSII U jrjj etc Cf Stumme
Trip tun Beduinenlied in gl s v p 1A0

29 j yt est proprement la fête qui a lieu à l occasion d un mariage mais
on étend cette appellation aux fêtes qui ont lieu à propos de la circoncision
de la naissance de la première coupe de cheveux etc L administration
algérienne désigne ces l êtes par l expression de fêtes ersu

30 On dit plus volontiers en dialecte oranais kâmel enncjs que lui ennâs
Ce mot peut aussi se placer après le substantif auquel il est adjoint comme
lien arabe régulier Par exemple dans Delphin Textes p 56 5 í

J l5 il remplit son ventre entièrement On emploie aussi fréquemment le
mot gde glî par exemple Delphin Textes p 298 glS il les
distança tons cf Quedejîfeldt Eint h u Verlr d Berberbevölk in Marokko
in Zeitsclr f Ethncl Gabrg 1889 p 191 et n 2 On se sert aussi beau
coup à Oran du participe 1 3 par exemple jj oï s ÜJI dans le sens
de x r en arabe littéral

31 Remarquer dans ce passage l emploi de la deuxième forme pour signi
fier jouer d un instrument

32 Jouer de hrdïtan Fischer Zum Wortton im Marold lococil p a 8 A
18 donne la prononciation fêta pl tyct rétdt et rijdli Notre texte donne

en outre le pluriel rûwdit Comp l espagnol gaita
33 Jouer du bendairn Ce dernier mot se prononce clairement avec une

diphtongue presque bendaïr Cf Delphin Textes p 262 Hartmann Lied
d lib Wüsle p 85 donne la forme bendàr Cf l espagnol pandero

34 C est plutôt peut être la V forme dont le techdid a disparu qu un
exemple de la forme en t à sens passif dont il est question plus loin p 366
n i63 et qui ne s emploie guère à Oran

35 Mot à mot vider la poudre c est à dire vider le fusil de sa poudre
Cf Delphin Textes p a33 1 h d en bas et surtout p a55 I h d en bas
jjl jül ¿yixj JjjLJI Ij Usi et la glose de la page 257

36 On prononce même iziei rertu en vertu de la loi générale formulée
page 3y3

87 C est à dire les uns terrassés les autres vainqueurs L emploi de ü
dans ce sens est fréquent Cf par exemple Delphin Textes p 3o8 l 6 d eu
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22 E DOUTTK 13 5 G jbas s et Line partie dos gens Poní sî répété qui répond
à notre itqui qui cf Idem p 3og L 3 d en bas Jol yJI U nixSlj
j tr ís s f b s ç î h ¿lAtttj jiiá çs ij bLsrUlj vj á çs

qJSj í5 íj Nous pressions nos bêtes les uns les frappaient avec
une baguette les autres les piquaient avec un aiguillon les unes trottaient
les autres allaient au pas d autres galopaient d autres allaient à l amble

38 Prononcé ici avec j au lieu d un o Cf infra p 388
89 Le participe sâker a ici le sens de it étourdi terrassé et msahker a

celai do rtqui terrasse victorieux Toutefois il importe de remarquer qu au lieu
d être pris comme participe présent 5C i le mot msahker est habituellement

pris comme participe passé jCC avec le sens de ivre étourdi sans con
naissance Comme te remarque justement Houdas Précis de grammaire arabe
p 1 9 ce participes actif et passif ne se distinguent pas dans le langage
quand l un est usité l autre ne l est pas et c est le plus souvent le participe
passif qui est employé

40 La réunion d un groupe de trois consonnes sans voyelle ou sans une
sorte de seva est rare dans notre diahete Elle paraît plus commune en maro
cain et en tunisien à en juger par les textes de Fischer et de Stumme

41 L adjectif se rapportant à un pluriel se met volontiers au féminin sin
gulier mais c est plus fréquent avec les noms désignant des objets inanimés
qu avec les autres Cf Stumme Gram d tun arab p 1 5a Jolly Poésie mo
derne chez les nomades algériens in Revue africaine LIV année n 238
a3g 3 e et 4 trim igoo p 285 286

4s e jij trfaire attention manque dans Beaussier
43 C est ici le duel qui s emploie dans notre dialecte dans les mêmes con

ditions que Stumme Gramm d lun ar p 74 a précisées pour le dialecte tu
nisien 11 est peu employé dans les dialectes des tribus mal arabisées qui donnent
parfois au singulier le sens du duel Cf Mouliéras Maroc inconnu p 615
n 8 bis

44 Particule d arabe littéral On dit habituellement ulla ou mailla La
môme forme existe en geez Nôldeke VF A K M VIII i8g4,p 266 n 2

45 C est une quatrième forme ces formes sont très rares Stumme ne les
mentionne pas en tunisien Voir p 354 n 25 et infra p 356 n h Cf Nöl
deke W 7t K M VIII 1891 p a5g,et n 2

46 Lilt chez lui à sa maison pléonasme Dans le dialerte de Tripoli
ddr signifie toujours chambre et il n est employé dans le sens de maison
qu en poésie A Alger dâr signifie maison et chambre ko dit bit Ce der
nier mot chez les bédouins a le sens de lente Cf Sti mme March u Oed St
Trip p 29a 298 Sur les rapports de ddr et de c j bit cf Talcott
Williams The spoken arabio of North Morocco in Beitr zur Aisyriol u semit
Sprachwiss v III 1898 p 57g el note

47 Le verbe ersel J jl avec la préposition J signifie envoyer dire
à quelqu un

48 Mon conteur arabe prononce ainsi avec le deuxième a long et accentué
L accentuation des mots de celte forme a été l objet d un débat entre Fischer
Marokkanische Sprichwörter in Mitth d Sem f Orient Sprachen Iahrg I
2 Ablh West asiat St 1898 p 10 du tirage à part et iahrg II 1899
2 e Ab h Zum Wortton im Marokkanischen p 275 et suiv et Lüderitz id
Sprüchwörter aus Marokko p 2 et n 1

4g Sur ce mot voir infra p 36g n 1 96
5o La voyelle du préfixe de l imparfait est toujours semblable sinon iden

tique à celle de la deuxième radicale qui est ici reportée sur la première
notre texte renferme de nombreux exemples de ce cai de l harmonie vocalique
Nallino s appuyant sur les nombreux exemples donnés par Slumme dans su
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grammaire de l arabe tunisien a cherché à donner des règles jiécises à ce
sujet Osservazioni sul dial ar d Tan p 6 7 du tirage à part règles qui
n ont pas du reste ia prétention d être absolues Les préfixes vocalisés en i si
nombreux dans les exemples de Stumme sont relativement rares dans noire
dialecte Nallino loco cit rappelle à ce sujet que Barth Zur vergl sem
Gramm II in Z B M G t XLVI1I 189 p h et suiv a montré que
dans les langues sémitiques primitives le préfixe de l imparfait elait ji yi
suivant notre transcription Cf Zimmern Vergl Gramm d semit Spr Bei
lin 1898 p 103 anm 5 Des exemples de préfixes de l imparfait vocalisés
en ou en i sont nombreux dans les commentaires du Coran Cf Nöldeke
W Z K M VIII 189 j p a58 n 3

5i La voyelle longue du verbe défectueux en se conserve toujours à la
3 e pers plur en dialecte oranais de même qu à la 3 e pers sing fém Cf
Delphin Textes pour l étude de l arabe parlé 137 i 2 d en bas oüJ Iqât
i38 1 7 li msdu m p 1 6 Ten bas Iplj wellâu etc Il en est de
même en tunisien Stumme Gr d tun ar p 19 mais en tripolilain la
voyelle 3 radicale disparait à la 3 e pers plur Stumme March u Ged St
Trip p 2 36 ctsra Igû bdái tandis qu en oranais on dit srau Iqàu
bdànn On sait qu en arabe vulgaire il n y a guère qu un verbe défectueux en 5
le verbe L hbâ ihbù marcher à quatre paites enlânt Delphin
op laud p 36 1 6 et 35 n 5 donne le verbe dbâ idbù marcher comme
un homme maladen já jjll jUr u l lí ts2 cr j M ii V

02 sala hâter parce que Stumme Gr d tun ar p lia sakkâter
Delphin Textes pour l ét de l ar p p 35a n i3o donne dans le môme
sens la singulière expression ¿ii íL 5 kibahachi bLi J c á S

53 0 masa devient souvent dans l ouest de l Afrique du Nord x sam
comme en araméen et en hébreu Cf Machuel Préface de la a édition de Beaa
sier p xuiu ïalcott Williams The sp m ab of North Morocco loco cit
p 571 A SociN u H Stumme Der arabische Dialekt der Ilonwära des Wäd
Sus m Marokko, in Abk d philol hist Cl d Kon Sächsischen Ges d Wiss
t XV n 1 189/1 P t4 i5 n k

54 Contraction pour melhah il n y a pas à imâla avec la lellre Sur les
différentes prononciations du mot en dialecte marocain voir Fischer Zum
Worllenim Marokkanischen loco cit p a84 n 19

55 Sur ces sortes de paradigmes lourds voir p 4oi On dit aussi
korrâfa c est un conte enfanlin et merveilleux Le verbe O i qui veut dire

raconter a aussi le sens de radoter comme chez nous Qu est ce qu il
raconte Delphin dit Textes pour l ét de l ar p p 116 sool
pXÛI ce qui est bien le sons de racontage Le conteur commence par
les mots líLsjí U iiLx i pour appeler l attention de ses auditeurs
comme on dit liLuA lorsqu on va proposer une énigme

56 A côté de ce nom d action de la 11 forme il faut mentionner la forme
comme étant très employée dans le dialecte oranais elle paraît d après

Stumme assez peu fréquente en tunisien Gramm d tan Ar p 61 En ora
nais iijâl délai tethdr circoncision etc Cf Delphin Textes p l ét de
l ar p p a55 1 9 d en bas S p 259 1 J p 260 1 5 d en
bas JL p a64 1 7 jlyii et L JLs p 27g, 7 d en bas p 3o3
1 6 Jl yj etc La forme ¿tLx Aj est beaucoup plus rare par ex Delphin et
Guin Notes sur la poésie et la musique arabes dans le Maghreb algérien Paris
1886 p 36 Ijjj hémistiche intercalé après le premier vers d une qnçida
vulgaire La forme Jlxxi est également très répandue chez les nomades du Sud
algérien Jolly Poésie des nomades algériens loco cit p a85 et in Rev Afr
XLV ami n a4i a4a 2 3 e tiim 1901 p aio a3î La forme XjUuJ y est
galeinéal courante Cf idem p 333
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5 4 K DOUTTÉ I 3i 807 Ellipse liabilucllc avec le verbe zej/êt Envoie dire à E înàyer de Rap
porter

58 C est à dire fille d un génie et d une jument Beaussier donne
V Sr piar j

5g ¿J littéralement l homme aux yeux blanchissants grison
nants Comparez les noms suivants qui figurent au Vocabulaire destiné à f vet
en français la transcription des noms indigènes établi en verlu do l arrêté de
M le Gouverneur général de l Algérie du 27 mars 1891 p 9a Chaïb Rassou
j tj ¿la c pour A vá p 93 Cliaïbal dekène ijJI
beddra l U c est à dire l homme à la téte au menton au bras
grisonnants p 97 Ckehbelaïne jJI v 4 i avec e même sens que
A c p 179 Humcwlaïne 3 l homme à l œil rouge et
pour j i et Cf A Socix Die arabischen Eigennamen in Algier in

D M G I Uli 1899 p A99
60 s jiü le pays du danger a d habitude le sens dVinquiétude

embarras Cf Sosseck Six chansons arabes en dial maghr in Journ mutl

IX série t XIII n 3 mai juin 1899 p 478 v 1 0 ïyJL iJU U Jl
a Xc J l celui qui n est pas venu à toi dans l embarras quitte Je

11 Son oncle parla et lui dit Remarquer le pléonasme
69 La chute des leltres faibles dans les verbes n a généralement pas lieu en

arabe vulgaire on dit qûl lûil qâm jîb zîd dir etc Cf Stumme Tan
March v Ged Leipzig 1893 Einleit p xxx Cf infra p io3

53 Les Arabes appellent nos roules bien empierrées trîq menjûra K Ité
raient snl chemin rabolé Cf Delphin Textes pour l ét de l ar parlé p 3io
Í A et p 335 n 33

64 Le mot uAjjb dans les dialectes parlés est habituellement du féminin
maií les confusions de genre sont fréquentes Sur la confusion des genres en
poésie voir Stumme Tan March u Ged XV A la deuxième personne du
parfait on confond aussi souvent les deux genres qu on ne les sépare et en
s adressanl à une femme on dit plus souvent Srêbl que Srêbti Il est remar
quable qu au Maroc le sullixe est exclusivement affecté à la deuxième per
sonne quel que soit le genre tandis que ¿1 raste le signe de la première per
sonne On dit en dialecte marocain drêbt j ai frappé et drêbti tu as frappé
quelle que soil la personne à qui on s adresw Cf Fischer Marokh Sprickw
33 LOdeiiitz Spruchm a Marokko n LXVii xxi etc Celte forme s observe
à Constanline ¿1 x v conment vous portez vous et elle est aussi
livs fréquente dans la petite Kabylie

C5 Un pain de sucre Qâleb i Jli qui signifie moule forme de chaus
sure cl semble venir du grec xaXónovs forme en bois des cordonniers Cf
Dozv s v Stumme Gramm d tun arab yocab s v Völlers in D
M G t L 1896 p 334 Ce mot se retrouve en syriaque en arménien en
turc en persan en pcbjvi L opinion qui le fait ven r du grec n est pas admise
par tous les orientalistes Cf Siegm Eraenkel Die aramäischen Fremdwärter
Leyde 1886 p a5G F If 8 Lin W Z K M t V 1896 p a 03 Voir ce
mot employé dans un proverbe arabe bien connu in Lûderitz Spriichw aus
Maroklo in Mitth Sem f or Spr Jahrg II a Ahth p 37 el dans la
Poésie moderne des nomades algériens de Jolly in Rev Afr LV 1901 p 23 l
a a 4

IÍ6 Avec le q ou dur Beaussier donne seulement Jjj rtg
C 7 donner le sol à quelqu un en signe d hospitalité
68 Avec deux l netlement gutturales Cf infra p 390
69 ra a ici le sens de seulement Illa a souvent le mémo sens dans

boute l Afrique du Nord et parfois aussi kân C Stumme Tun March u Ged
p 90 v t8 et le même Trip Tun Bed Ijed gloss s v Cpr des expres
sion connue Jj vt ill M t Pardieu tu n es qu un fou où illa à cç
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sens Cherbonneau Obs s le dial ar de l Alg in Rev Afr XIII e aun u 76
ann 1869 p 29/

70 C est à peu près ainsi que i on prononce dans le dialecle oranais cette
expression est une de celles dont la prononcialion varie le plus en Algérie
Srûk drûk dèrwek drûq dërwêq etc et dans la petite Kabylie droukâli et
même dloûkâti Doutté Excursion dans la région forestière du cap Bougarone
in Bull Soc géogr Oran XX e ann t XV1J fasc lxxih avril juin 1897
p 23i Pour le Srûk d Oran voir Delphin Recueil de textes pour l étude de
l arabe parlé Paris Alger 1891 p vi A Tunis on dit tourna et au Maroc daba
Cetle dernière expression est employée à Alger mais par les juifs seulement
les Maures disent dërwek

71 On pourrait dire aussi râni kâïj là yûqqûtlûni ce qui est proprement
notre je crains qu ils ne me luent Mais râni kâïj mâ yûqqûtlûni si voudrait
dire je crains qu ils ne nie tuent pas Sur ret emploi de la particule néga
tive après les verbes metuendi et cavencli voir Stumme Gramm d tun ar
p i43 et Fischer Marokk Spriclw p 37

73 Lek ou lik indifféremment
78 Littéralement expérience pierre de tourbe critère mais dans les

contes tejrtb aie sens de talisman
76 Même sens que làkân Cf Stumme Trip Tun Bed Lied gloss 169

Cpr Houdas Précis de grammaire arabe Paris 1897 p 57 Remarquer que
contrairement à la règle posée dans ce passage ida kdn est ici suivi du parfait

75 Remarquer cette niétalbèse pour raison d euphonie C est ici le verbe
0

7O j i Jj j 5 à la deuxième forme signifie trdire à quelqu un 04
j ji J c C est une autre application de la remarque faite supra p 35o
n 27 au sujet de l emploi de la deuxième forme pour exprimer l usage des
formules religieuses ou cérémoniellcs Cf p ex Delphin Textes p 316,1 8

77 Houdas Précis gramm ar p 1 hh est croyons nous le seul des ma
nuels courants qui fisse remarquer que l on fait fréquemment usage de la
II forme avec les verbes concaves pour leur donner plus de sonorité sans pour
cela que le verbe dérivé ait une signification différente du verbe primitif n 11

en est ainsi du verbe ruwwah que l on emploie concurremment avec râh

irûh ¿írrijii Cf Stumme Trip Tun Bed Lied s v p On emploie
de même s pour caU j pour ¿j pour ¿1 Cf Stumme March u
Ged a d St Trip p 3ot Avec un g le verbe prend les significations
de perdre se reposer Cf Stumme Gr d tun ar s v p i66 et Delphin
Textes p 310 1 9 et I 11

78 Pluriel de isir y¡jb i ou 7 Ce mot semble être d origine berbère
mais on ne sait à quelle racine le rattacher

79 Mot à mot il écoulait eux avec quoi quelles paroles ils parlaient
touchant la jument c est à dire il écoutait ce qu ils disaient de la jument

80 Notre dialecte aime les formes dans lesquelles il y a des redoublements
et à cause de cela prélëre souvent la deuxième forme des verbes à la première
Cf supra p 3S9 n 77 et infra p ¿109

81 Terme circonstanciel d état emprunté à l arabe littéral Quelques mots
en Í sont d usage courant en arabe vulgaire lool jamais C jI également

et surtout Cet toujours cf Machuel Diet arah franç 1884 préface
p xi xii A coté de dâïmun on trouve dans tous les dialectes dima ou dîma
que Stumme dans ses Tunisische Märchen p xx pensait dérivé de la forme
littérale Völlers n est pas de cet avis Z D M G t I 1896 p 33a Celte
etymologic serait plus probable en ce qui concerne les deux autres exemples
de Stumme loco cit haqqd et zasmâ qui viendraient de IjL et ÖK Cf id
Miin li u Ged a d St Trip p 299
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26 E DOUTTÉ 360j8a Wàlu signifie irrien Ici hatta wdlu est une sorte de pléonasme Ce
mot vient il de ¿Jj net quand bien même avec une négation sous en
tendue comme suite à celle expression conditionnelle Comparer l expression
yâlâ jJL in Stumme Trip Tun Bed Lied p 1 33 1 53 En tous cas nxâlu
est employé dans toute l Algérie Houdas Précis p 76 mais nulle part avec
autant de fréquence que dans l Oranais Usité aussi au Maroc Cf Fischer
Mar Sprichw p 37

83 et Bijoutier synonyme de jLo très usité en oranais Manque dans
Beaussier et Dozy

84 Contraction pour ¿00 par euphonie Stumme a indiqué avec soin dans
ses grammaires toutes ces contractions totalement négligées par nos gram
maires algériennes d arabe parlé

85 Synonyme de kâtem mais J xjl est un mot bédouin Comparer
dans A Socin et H Stumme D ara Dialect d Houwära in Al/h d phiL
hist Cl d lionigl Sachs Ges d Wiss XV n i Leipzig 1896 p 56 em
avec le même s n ns de bague

86 Notre conteur dit indifféremment brima ou Isûça Le premier mot est
plus général que le second qui est plus spécialement bédouin Cf Stumme
March u Ged a d St Trip s v p 296 et la référence à Belkassem ben
Sedira Diet fr ar Delphin Textes p 268 1 8 La différence entre Ä i
et Jyjj est que le premier est une bague sans chalón bûja â î tandis
que le second en a un

87 Sur noqra en arabe et en berbère voir René Basset Les noms des
métaux et des couleurs in Mém Soc Ling Pjris 1893 p g et 10 n 1 du t
à pari

88 On dit encore filia leii c est bien Au Maroc on emploie partout
l expression male waha waltka dans le même sens 11 n y a guère de floule que
ce soit une abréviation de y Cf Socin et Stumme D Dial d Houwära
p ho eu avec la référence à Meakin On ne peut pas s empêcher d en rap
procher le ydhi du dialecte tripolitain indiqué par Stumme March u Ged a
d St Trip p 317 qui signifie tantôt bien In comme walra et tantôt vrai
ment En tunisien il n a que ce dernier sens Stumme Gr d tun sr
j ajouterai que dans cette dernière acception il est répandu en Algérie et à
ce point de vue 1 etymologic qu en donne Stumme de ¿yiJ 1 ô mon frère
est la plus vraisemblable Mais dans le sens de bien on le rapprocherait
plulôt de l expression marocaine

89 Il est extrêmement fréquent dans les dialectes maghribins que Je hamza
se change en i Voir infra p 384 n 1

90 sûldi est le lalin solidus sol sou Les noms de monnaie ont toujours
passé d une langue dans une autre avec la plus grande facilité P ex comparer

et Spa ¿fiii et ¿Solos t SaJiy et maravedí et sequin Jiy¡
jijjS Jijé J¿íj¿ el fp oschen etc

91 Monnaie d or arabe dont le taux a varié suivant les époques de 6 à
12 francs cf Beaussier s v La plupart des colliers de femme araba sont
encore composés de ces pièces

92 Le mot 6dni est aussi employé adverbialement pour dire aussi jlï
pour Çjlâ JJ en est de même à Alger à Tripoli Stumme Mardi u Ged a
d St Trip p 281 et s v p 2g3 au Maroc Lerchundi Vocabulario es
pañol arábigo Tanger 1892 p 766 s v lambier Pour Tunis Stumme
ne donne pas ddni on dit couramment zâda Stumme Gr d t ar p lia
Socin et Stumme D arab Dial d Houwära r donnent l expression curieuse
zattdni qui réunit les deux mois

93 Expression d arabe littéral fréquente dans le langage
94 Quand il fut sur le point de sortir Le verbe ira signifie être

sur le point de P ex kçn bdri irnût il était sur le point de mourir
Cf Delphin Textes p i3o 1 6 Voir infra p 4o4
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90 on considère habituellement celte expression or maise mais avant

tout algéroise comme une IV forme dont l impératif est seul usité Beaussieb
s v celte explication n est peut être pas très vraisemblable Le tripolitain pos
sède rali dans le même sens de viens ici Stumme Trip Tun Bed Lied
s T p til tandis que rôh ruh à Alger signifie au contraire va t en
En marocain ce mol a son sens classique de s en aller le soir Cf Jolly
Pehie moderne des nomades du Sud algérien in Rev Afr LV 1901 p 921
le mot Vj

96 La forme rjel est réservée au mot JJLj pied Quanl à J4 l arabe
vulgaire suivant notre règle générale p 3g3 ne pouvanl lolérer deux brèves
de suite il est devenu ràjel pour ne pas se confondre avec le premier

97 Dans un cas pareil les deux premières syllabes tendent à devenir des
longues on peut dire d ailleurs nahhadru conformément à notre loi générale
Pour dire parler ce verbe est le plus fréquent en oranais à Alger tkellem est
plus usité Au Maroc c est surloul dwa idwi qui est courant Sur ce dernier
mot qui se retrouve aussi à Tripoli voir Stumme March u Ged a d St
Trip s v p 398 299 et les références données

98 Telle est la forme usuelle en oranais il est e t de même en ripolitnîn
où l on dit yesru et non ysriu Stumme March u Ged a d St Trip p 236
A Tunis c est la forme avec uni qui prévaut aussi Stumme Gr d t ar
p 18 de même qu à Tanger Lûdebiti Spràchw a Marokko passim el à
Alger Maciiuel Méthode pour l élude de l arabe parlé 3 e énit 1880 p ia3
et n 1 Mais dans leurs textes Stumme et Socin donnent la forme sans í So
cin et Stumme D ar dial d Ha itoâra p 11 Il en est de même dans Del
phin Textes passim La forme sans i parait donc èlre un caractère bédouin

99 Alif euphonique comme dans amlih
100 w ou ij j est devenu au Maroc dans la bouche des Espagnols

teco Sur l étymologie de ce mot et ses relations avec ¿lij et j s voir Tal
cott Williams The spoken Arabie of Marocco in Beitr zur Assyriol u semit
Sprachw vol III Leipzig 1898 p 582 n

101 Expression d arabe littéral On dit aussi làbedd qui est plus vulgaire
Cf FiSCBIB Marok Sprichw p 89

102 Crase pour J sî ¿y Cf Stumme Tun March und Ged XXXII
I i3 ßdi pour jiidi

103 liranebe éclat de bois bâton Manque clans Bf aussier Cf infra
p 369 n 193

îoà Cf la note 62 de la page 358 supra Sonneck Sir chansons arabes
en dial maghr in Jour asiat juillet août 1899 P 55i n v 109 avait
déjà fail cette observation en ce qui concerne les verbes concaves Mais elle
n est pas exacte en dialecte oranais pour les verbes défectueux

105 Sur s L et les mots à terminaison analogue en arabe vulgaire et sur
la façon dont certaines formes comme lixc sont rapportées à cette forme ïL
voir Fischer Marokk Sprichw p 37 38

106 Le deuxième u serait bref s il terminait le mot isûfu mais le suffire
en détermine l allongement

107 Prononcé avec un bien que la racine régulière soit
108 La conteur prend le présent pour donner plus de vivacité au discours

10g Avec le sens do ¿oü
110 Parfois l A finale se seul un peu nsàmhah
111 Emploi remarquable du nom d action accompagné des suffixes

pour remplacer le verbe
t 12 L allongement de la voyelle dans ces mots est constant la chute d une

radicale n étant pas comprise les indigènes appliquent d instinct une sorte de
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28 E DOUTTK 3Ü2Jthéorie de la tiilittérilé et rétablissent une longue comme s il s agissait d une
racine concave Cf Stumme March u Ged a der Stadt Trip p 21g

113 Sur cette forme voir Nöldeke W Z K M VIII 189Í p 264
n 3 et FiscnER Marokk Sprichw p 45 n 1

114 Allongement de la deuxième voyelle pour éviter deux brèves de
8uile

115 Sur les noms inlerrogatifs en jil voir Nöldeke W Z K M VIII
i8g4 p 263 Le savant professeur de Strasbourg explique par une survivance
de la nounnation 1 qui termine souvent ces mots et cette hypothèse est plus
vraisemblable que celle de Jolly Poésie moderne chez les nomades algériens in
Rev Afr 45 année n 0 24i 24a 2 e et 3 trim 1901 p 221 qui ne voit
là que le besoin d allonger d alourdir le mot pour attirer sur lui l attention et
qui en cite une série remarquable Dans la théorie de Nöldeke asnûa s explique

très simplement par aisin hnwa ¿xi Dans l est du Tell d ailleurs
on trouve la même forme sans n on dit en effet souvent wâsi huma Cf les
références données par Nöldeke loco cit Cf supra p 351 n 1

ÍA ¡u í i 11 A Tlemcen on dit bwa ou ba trmoti père En tripolitain lui Stumme
Ged u March a d St Trip p 200 Les bédouins de Tunisie disent bot
d après Stumme Neue tunisische Sammlungen in Zeilschr f qfrik u ocean

Spr Bd II p i4i sub qui fait remarquer qu ils emploient aussi loi
pour bu par cet amour des diminutifs qui est un caractère bédouin très connu

Delphin Textes p 200 n Y y Stumme Trip Tun Bed Lied
p 72 n a Jolly Poésie moderne chez les nomades algériens in Rev Afr
44 e année n 288 289 3 et 4 trim 1900 p 295 n b Au Maroc on
trouve abbwa mnmwa employés pour trie frère aîné et trla sœur aînée Socin
et Stumme D arab dial d Houwâra p 28 n et Fischer donne bbâh
pour Marokk Sprichw n 4o

117 Expression d arabe littéral Cf supra p 353 n 18
118 Elision courante Cf Sonneck Six chansons arabes en dial maghr

in Journ asiat g 8 série t XIII n 3 mai juin 1899 P 483 n v 1
11 g Forme curieuse pour ¡pj H C est ici le lieu de rappeler la fréquence

de l incorporation de l article dans certaines syllabes p ex lanjâç poire
pour elanjdç au Maroc liñg c mots que l on considère comme primitifs et
auxquels on rajoute l article ellanjâç ellwgâç De même el ë/3a,de lefsa pour
jjül On entend du reste aussi dire lefsa pour elUfsa comme le fait remar
quer Fiscneii Marokk Sprichw n 28 qui a donné une note fort complète à
ce sujet Celle forme lefsa explique l extraordinaire méprise relevée par Mout
lieras Maroc inconnu Paris 1899 p 545 chez Drummond Hay Le Maroc
et ses trib nom trad fr Paris i844 qui explique ce mot en disant
que la vipère est appeléo du nom de la lettre cj parce qu elle a celte forme
quand elle s élance sur sa victime Machuel Préface p xxi qui a signalé aussi
ces cas d incorporation de l article indique la curieuse forme jdb ttétre nom
mé aglia venant du mot Lcill auquel l article s était soudé Stumme Tun
March u Ged p xx a signalé incidemment l extrême fréquence de celle sou
dure dans les cas de mots étrangers modernes introduits en arabe il cite lañ
gdr trgare landûl eclandau On n à Alger des expressions comme lal ûla

école lûtîr ou plus souvent nûlîr hôtel lûci huissier etc C est un fait
bien connu que dans le marocain surtout l article perd son alif initial et
s accole étroitement au mot Voir à ce sujet la note de Fischer Marokk
Spricht n 1 Cela est remarquable surtout dans les noms propres ainsi
leklût lahyaïna noms de tribus marocaines Pour les noms d hommes c est
un fait général labiod lahmar lakdâr etc Cf A Socin Die arab Eigenna
men in Algier in Z D M G LUÍ p 476

120 Ce mot se prononce nûc nûçç nûfc et même mais plus rarement
hiçn pie plus régulièrement ruff Cf MoBLlélMS Lég merv de la gr Kah
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t kal fase II París i8gi p lio n aü La perte d une consonne radi
cale est un cas peu fréquent dans l arabe parlé On peut citer ouï iell pour
o juï seft Delphin Textes p 17 n r cf Delphin et Gum Notes sur la
poésie et la musique arabes Paris 1886 p 1 2 1 fj fc U o¿¡ l¿ ô vous
qui connaissez Je gué Socin et Stumme Der arab Dial d Hüowära p 12
ont signalé une forme analogue anaèt pour oiJ âlil et anamt pour ô lJl
INoldeke relève dans les textes tunisiens de Stumme qutlek pour ii J oJj et
qatlu pour oJU et signale en maltais yaf taf naf pour OyO Cs sJ
W Z K M i8g4 t VIII p 257 C est ainsi que qêdd pour qdêr est fré

quent en oranais Delphin Textes p i34 n 8 en marocain Socin et
Stemme op laud ac avec réf à Delphin et à Faidherbe Langues sénég et
dans tous les dialectes maghribins cf Stumme March und Ged a d St Trip
p 280 et gloss s v Pourtant en moyenne la solidité de la racine arabe
est telle que ces altérations sont moindres qu on ne s y attendrait même dans
des dialectes très usés

121 C est le verbe yU y jc 1 dans lequel le est resté fort Cherbonneau
Observ sur le dial ar de l Alg in Rev Afr i3 année n 76 juill 1869
p 297 a signalé celte forme un des premiers

122 Voir p 359 n 96
128 Voir supra p 355 n 3o
i24 Voir supra p 35i n 5 Stumme signale encore la forme zâz

Dans le dialecte tripolilain zâz et jdz ont le sens de irentrer Il en est
de même à Tunis Tun Trip ISed Lied p 137 i42 s v

ia5 Avec redoul lement de la consonne finale On reconnaît là la tendance
générale du dialecte à l emphase et à l alourdissement

126 Sur le mot yS voir Kampffmeïer Stud d arab Beduineiidial In
nerafrikas in Mitth d Sem j orient Sprach zu Berlin Iahrg Il Abth II
Westasiat St 189g p 219 Le duel est fréquent dans notre dialecte On sait
qu il y a certains pays où il est tout à fait inconnu cf Mouliéras Maroc in
eonnu II p 615 n S bis

127 Sur Ces sortes de verbes onomatopées quadrilitères voir Cherbonneau
Obs s le dial ar d Alg in Itev Afr i3 année 11 76 juillet 1869 p 3o5
A la même racine se rattache le mot y y connu surtout au pluriel i yi et
qui désignait les grosses castagnettes en fer des nègres Sur les mots ainsi ter
minés en u terminaison fréquente au Soudan dans le Sahara occidental
voir Kampfkmeyer op laud p 2o5 note Cf ¡¡eSjü autre instrument de
musique sorte de tambour Cherbonneau Def lexic de plus mots du lang de
l Afr septr in Journ osiat k sér t XIII 18Í9 p 6g Sur iy voir
Delphin Textes p 29Í n 1

128 Le fort signalé supra p 363 n 121 disparait donc ici sans quoi
on devrait avoir y LL kdann

129 Ici pour lilet sans doute à cause de l euphonie afin d éviter lilet eO
Odniya

130 Verbe itératif Dans d autres dialectes on emploie pour indiquer la
répétition ¿le transformé en particule invariable comme le signale Stumme
March u Ged a d St Trip p 3o8 s v Cf Nöldeke in W Z K M
1 89A t VIII p 266 n 5 A propos de tâui il faut remarquer combien les
verbes concaves sont fréquemment employés à la 3 forme en arabe parlé

131 Expression d arabe littéral dont le narrateur quoique illettré croit
devoir émailler son discours

t3s A Tunis on prononce femma par exagération du Voir le premier
mot des Tun March u Ged de Stumme p 3

133 ¿JU n ici le sens de af¿ w il lui coupa la tête ou simplement
le tua Comparer l expression française tt faire son compte à quelqu un

1 V1 L alif initial disparaît presque toujours dans notre dialecte comme en
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général on Algérie Il on est de même à Tunis Stumme Tun Gramm p 61
Ñoli ino Osservazioni sul dial ar di Tunisi in L Oriente 1897 t Il a déjà
fait remarquer que l aïïf du comparatif n existait pas à Tunis el au Maroc p 9
n 3 du t à p

135 Ici les traits du visages
136 Cf le latin fiurnus et le grec povpvos Voir ie mot employé dans un

proverbe de Lüderitz Sprächw aus Marokko XIV Le mot le plus vulgaire esl
j5 Cf Fischer Marokk Spricl w p ¿0 n 2
137 L emphase s élend jusqu au ca devenu h à cause du g provenant

d un
138 Celte faule singulière dans l annexion ¿U JI u UJl au lieu de j Li

n est pas très rare en particulier chez notre conteur On pourrait à la
rigueur dans le cas présent considérer l article de IsJI comme un simple
redoublement du y une de ces redondances si fréquentes dans notre dialecte
mais il y en a d autres exemples dans la conversation courante H est bien
curieux que la même faute se retrouve dans Pedro de Alcalá où Kampffmeyer
l a signalée dans son intéressante dissertation sur la particule d Kampffmeyer
Beilr z Dialectal d Arab 1 Das marokk Präsenzpräfix ka in W Z K M
XIII Heft II p ail Il arrive d autres fois que le mot déterminé par l an
nexion prend l article mais c est parce qu il s est en quelque sorte soudé avec
son complément Ainsi on dit elbnâdem j M jj¡¡ l homme parce qu on
considère ¡jí comme un seul mot p ex Delphin Textes p 1 1 4
p 23 1 1 o p 1 3o 1 4 Voir en outre les références données à ce sujet par
Fisch eh Mar Sprichw p 33 n

139 Exemple du parfait pour le présent
140 Le narrateur donne ici par affectation la prononciation littérale
141 Sur ce mot voir Fr Ssiiwally Lex St in Z D M G LU 1898

p 143 146
iÍ2 Intéressante déformalion bien caractéristique des tendances géné

rales de la phonétique du maghribin
i43 S en allern très employée en oranais En tripolilain veut dire se

contenter et le verbe j¿¿ est employé dans le sens du Xo de notre texte
Stumme March u Ged a d St Trip 3o5 3o6 s v r

t 44 Les dialectes du Maghnb réduisent les pluriels comme ci W i x5

yjJ y xi etc à la forme J On dit en conséquence trûg ktûb
mdûn sfùn zniiq

145 L emphase s étend du j¡ sur le t et le transforme en t
146 Forme littéraire passif entrée dans le langage courant
147 A Tlomcen on prononce lesfâr et on croit qu il s agit d une sorte de

livre mystérieux où l avenir est écrit Doit on rattacher cette expression au mot
j t livre de l arabe littéral

148 Courageuse Po irrait encore se traduire par qui épie mais la
première interprétation est préférable Dans les sens qui se rapportent à la si
gnification de guetter attendre le ci donne un jç et dans les autres un q
Cf supra p 3Ö2 n 7

i4p Chez les Jbàla du Maroc d après Talcott Williams The spoh Ar
of N Morocco in Beitr z Assyr u sem Sprachw III 1898 p 584 J Lo
a le sons de v J lait Dans toute l Algérie on emploie biod jia jl pour
désigner du charbon ,fhem L par antiphrase euphémistique parce que le
charbon est noir et qu il est mauvais de parler des choses noires Cf Ernest
Mercier in Bull archéol Com Trav hist et scient 1891 2 e partie p s 48
et suiv sur ces sortes d expressions De l emploi de ja jl pour dire il faut
rapprocher celui jl kl léger pour désigner le plomb u Lo parce que
celui ci est lourd J Jb et que ce dernier mot éveille des idées défavorables
el probablement surtout parce que Loj désigne aussi les balles de plomb t
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que ce dernier csl le mêlai meurtrier par excellence Cf Fischer Marokh
Spnchw 18 n 1 avec des références auxquelles on peut joindre celles de
Talcott Williams op laud p 577 n 3 L exemple ie plus connu de toutes
ces locutions euphémisliques est celui de sâfiya i jlc qui signifie paix
et qui est employé pour remplacer le mot nâr Li feu parce que ce dernier
mot sert aussi à désigner le feu de l enfer Voir cependant l observation faite
contre Mercier par T Williams loco cit Mercier cite encore HtSkj qui veiH
dire itsanté salut pour désigner la fièvre et j ob qui voit clair pour dire
aveugle On dit plus souvent encore j beir Cf Stimme March u Ged

a d St Trip agi s v Le mot sama aveugle est considéré comme
tout à fait grossier si on ne se sert pas de l euphémisme bcir,on emploie un des
mois drir ou ¿rír j y¿ ou hßf fiS Dans le même ordre d idées on peut
signaler j k employé pour dire pourquoi annonçant ainsi à l interlocuteur
que l on n attend qu une bonne réponse dans d autres dialectes dit Stumme
j i veut dire non Stumme op laud 297 s v L antiphrase peut d autres
fois n avoir pas une raison d euphémie p ex pour dire épingle
Kampffmeyer Stud d arab Beduimodial Innerafr p 317 Enfin l euphé

misme souvent n amène aucune antithèse il y a des mots impolis et des mots
polis ces derniers le plus souvent parce que la racine d où ils sont tirés éveille

une idée agréable Ainsi j f pour dire raser est grossier le mot poli est
partout Cf Fischer Hirb u Stichwaffen u Messer im heut Mar in
Mitth d Sem f Or Spr z Bert Jahrg II Abth II West asiat St 1899
p 8 n 1 du tirage à part

1 5o C est le qâçr des Orientaux dans le désert lib que goçr Sur cette der
nière forme et sa signification cf Hartmann Lieder der lybiichen Wüste Leip
zig 1899 p i a et 43 Le nom arabe de l ile do Pantellaria viendrait de celte
racine Seybold Sugli elementi arabi tiel dial et nella toponom dell is d Pan
lellania in Sí glollol ital de Giacomo de Gregorio II p aaa5

151 i Jj couper la tète Manque dans Beaussier qui donne seulement
bile de mouton parée pour manger Cf Sonneck Six chansons etc

in Journ asiat 9 e série XIV juillet août 1899 p i4r6 n v 76
l5a Ne serait ce pas un gallicisme Fais tes efforts pour Cela

nous semble probable
153 C est le plus souvent cette deuxième forme qui est employée pour le

verbe pouvoir
i5 i Dans plusieurs dialectes à Tlemcen à Tunis enli se dit enta Cf

Stemme G d t ar i3o Nous avons signalé plus haut la forme en i
pour la deuxième personne du masculin singulier du parlait

155 if sajaib in Stumme Gr d t ar 1 S 9 Une des interjections les plus
répandues dans les dialectes à caractère bédouin est l expression ba ba ba
Cf baba in Hartmann Lieder der libyschen Wüste p 89 n v 7

156 o dans les dialectes algériens avec Jj signifie chercher p ex
Delphin Textes i38 i 7 et seul se promener Le verbe Sji3 est d un
arabe plus relevé on sait cependant que dans la langue classique il n a que
le sens d étre éloigné mais on l emploie couramment dans le sens de se
promener à la campagne se distraire Ce dernier mot français a évolué dans
le même sens que y Cherbonneau a signalé la forme curieuse fyijS re
chercher les distractions Observ s I dial ar de l Alg in Rev Afr
XIII o année n 76 juillet 18Ö9 p 313 En tripolitain se promener se dit
jyjbà dahwâr qui ne signifie pas chercher Pour ce dernier mot Stumme
donne lad Mardi u Ged a d St Trip p 398 et 3i4 s v En tuni
sien il donne dûles Gr d tun ar 1165 s v pour se promener en ma
rocain ces mots sont inconnus on se sert de la V forme y

157 La Ferula communis L grande ombellifère à Heurs jaunes dont la
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ligc flslujcusc est entrômemcnl légère et ne mirait être qu une ranne inoffen
sive c est à quoi fait allusion notre texte Voir Fischer Zum Vori ton im Ma
rolds p a85 1 8 d en bas pour les références qu il donne incidemment sur
le Islels on peut y ajouter Lecleiíc Kachef er roumoùz Paris 187/1 p 199
Foureau Essai de catalogue des noms arabes et berbères de que ques plantes ar
bustes et arbres sahariens Paris 1896 p a5 s v ttkellekh Weissgerber
Etudes géographiques sur le Maroc La province de Chaouia in t La Géogra
phie p 44 i

1 58 Sur ce mot voir Talcott Williams The sp ar o/N Morocco p 58o
et Fischer Hieb und Stichwaff im heut Mar p 6 du tir à part

159 tt 11 l étourdit la jeta à terre sans connaissance Cf supra p 356
n 3g

160 A propos du verbe Ma yâhùd k L voir une note intéres
sante de Fischer sur les formes de ce verhe en marocain Zum Wortton im Ma
rokls p 279 avec nombreuses références

161 On donne aux esclaves comme à loin les nouveaux convertis des noms
qui soient de bon augure et les nègres continuent à s en servir L e là la pré
dominance chez eux de noms comme celui qui fait l objet de celte noie Socw
Pie ar Eigenn in Algier in Z D M G Llll Bd 1899 p 485 commentant
le Vocabulaire destiné à fixer la transcription en jrançais des noms des indigènes
Alger 1891 remarque en particulier la grande variété de noms propres lires
de la racine ¿3 Rezaïguia Ä i l Rezazgui jvIVj Rezga ¡ü Rezganc
ylS j Rezguech J j Rezgui y Rezig Reziga Rezkallah
aMI Rezki iy liezzik UM Rezzoug Rezzouk ú Rizoug G yi
Cela n a de comparable que le nombre beaucoup plus élevé encore des noms
tirés de la racine o y Cf encore id p 5oo

1 5 a Sur jhed oajë ad en ce sens voir Fischer Zum Wortton in Marolds,
p a83 vigueur force synonyme de ¡Sj ii

i63 La VII e forme dans notre dialecte sert exclusivement à exprimer le
passif Ce sens passif,qu elle a aussi en arabe littéral est du reste secondaire
et dans les langues sémitiques le sens primitif est un sens réflectif en araméen
ces formes n existent pas Cf Zimmern Vergl Gramm d semit Sprach Leip
zig 1898 p 90 A Tunisoù la VII e l orme tot inconnue on se sert d une forme
spéciale trT form de Stumme ou forme en T dont cet auteur a donné le
paradigme tqrâç yttqraç trétre pincé qui est comme on le voit caractérisé
par une grande brièveté Le participe n est pas employé on se sert du participe
de la I e forme Cf Stumme Gr d tun ar 3a 35 Celle forme sùr laquelle
on a beaucoup discuté est à peu près inusitée dans le dialecte oranais où on
ne connaît comme nous venons de le dire pour le passif que la VII e forme Il
en est ainsi dans le Iripolitain éludié par Sti mme March u Ged a d St Trip
a43 Au contraire elle est répandue à Constantino à Alger et même à Tleni
cen itekteb til est écrit ou il peut être écrit iiedfita tril est payé il peut
élre donné en payement en parlant d une pièce de monnaie par exemple
itasmel er il se fail il est fait il est faisable On voit que la triple consonne du
paradigme de Stumme n est pas conservée mais alors il arrive à l aoriste sur
tout qu on redouble le t conformément à notre loi générale et par analogie
avec des formes comme y qr/ûllu ttils tuent si nombreuses dans le présent
texte On dit alors t itlekteb ou ye tteldeb hîd essi Uerma ttcela est renversé
cela se renverse cela peut se jeter Le parfait parait en Algérie moins employé
que l aoriste cependant on dit ettesrît trj ai été vendu avec redoublement
suivant notre loi générale La forme en T ne manque pas non plus au Maroc
Cf p ex Socin et Stumme D ar Dial d llouwâra p 38 en C est Cherhon
neau in Journ asiat i85a l sem p 879 et 1861 p 9 in Rev Afir
XIII ann 1869 p 393 39 8 et iorguos Cours d arabe vulgaire Paris
1857 p 167 qui ont signalé cette forme que Stumme i scienlifiquemenl
reconnue le premier comme étanl une forme spéciale Chcrbonneau remarquant
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lo redouLlemont du o que nous avons signalé y voyait une altération de la
VIH forme classique et Gorguos de la V l orme Cette dernière opinion n est
pis soutenante Sonneok Six chansons en arabe maghrébin in Journ asiat
f série sept oct 1899 p 255 rapportant ces deux opinions reconnaît
après Stumme qu il y a là une forme spéciale Nallino observe avec raison
Osserv sul dialetto arabo di Tunisi in L Oriente 1897 p 8 9 du t à p

que dans les langues sémitiques le t est aussi souvent un préfixe qu un inlixe
Cf Zimmern op laud p êg H n est donc pas besoin do supposer un transfert
du t l oul êlre enfin lout en se préoccupant de chercher à cetle forme
une parenté avec les formes arabes ne serait il pas mauvais d y chercher une
influence berbère De même qu à côté des formes arabes en n qui servent à
exprimer le passif le berbère nous offre une forme en m Basset Et sur les
dial bérb Paris 189A p îào de même à côté des formes réfléchies et
passives en t des langues sémitiques le berbère possède une forme à préfixe

ou fin qui exprime uniquement le passif Basset op laud 1/11 Cette
forme est très répandue en chaouia Mkbcieb Chaouia de l Aurès Paris
1896 p 27

j 64 Sur ce verbe bien connu dans tousles dialectes voir Stumme Gramm
d I dr 2/4 qui y voit une combinaison de la 11 et de la X o forme Nallino
Osser sul dial ar di Tunisi ne trouve pas complètement satisfaisante cetto

manière d expliquer le redoublement du y L exemple de i manifestement
venu de la forme pLix l et cité par Stimme Gr d tun ar s v 178 et
March im Ged a d St Trip s v p 3o3 est cependant en faveur de celle
hypothèse mais il faut avouer que le processus de celle évolution n est pas
encore bien défini Cf Fischer Mar Sprichw p lib

iG5 Voir yl As dans Delphin Textes p 3i6 1 7 d en bas et p 3l6 11 1
166 Se mettre en colère Manque dans Beaussier qui donne la deuxième

forme ky flamber
167 Arracher une plante Cf Delphin Textes io5 1 a
168 Les transformations du ¡j en jï et réciproquement sont continuelles

dans les dialectes Voir p 386
16g Faut il rattacher ce mol à la reciñe ¡Jc s ou à la racine IbLfc Il y a

de bonnes raisons des deux côtés Nous inclinerions à la première solution ce
serait une VI forme comme se jeter par terre En tous cas le premier
t n est pas emphatique Dans Stimme Trip Tun Bed Lied s v i¿5
a le sens de s euvo er

1 70 Est ce encore une annexion vicieuse comme supra p 3C 6 h 1 38 ou
bien n est ce que la répétition de la particule J avec élimination de l article à
médina à cause do la rencontre des 11 h s deux hypothèses sont permises la se
conde nous paraît plus plausible

171 Äi Lw terrain vague situé aux abords d une ville et où l en campe
172 Exemple d une IV o forme en langage vulgaire Cf un peu plus loin

erbah qui est l arabe usl
173 Quand vient la nuit Cf dans Delphin Textes p 5a I 3 et

p 53 n r j e J íl ¿¿a Nous citons cetle expression parce qu on y
voit employée la même l orme de verbe JUj que dans notre texte Gbkbbon
neau Observ sur Vorig et la format du dial afr in Rev Afr XI 1 ann
janv 1868 n 67 p 76 76 a le premier étudié ces verbes avec quelques
détails Cf le même Obs sur le dial de l Alg in Ree Afr XIll ann
juillet 1869 n 76 p 292 Voir la liste donnée par ce savant et celle de
Stumme Gr d tun ar p 3i Cf Nallino Oss s dial ar d Tun p 9
Cetle forme manque en tripolitain Stumme Marek u Ged a d St Trip
p a 45 mais elle nous semble beaucoup plus répandue dans les dialectes algé
riens que ne le dit IIoudas Pre c de gr arabe p 1Ä5 0 i a beaucoup dis
culé pour savoir si on devait la ramener à la IX e ou à la XI o forme Sonneck

3
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août 1899 l 5 Ö5 n 119 mais elle discussion à vrai dire nous semille
un peu oiseuse

17I Le participe passif des verbes concaves se forme régulièrement en
arabe vulgaire la deuxième radicale devenant forle et restant toujours un

Ex ítí etc Cf Stumme 6V d tun ar 17 March u Ged a d
St Trip 2 35 Iîelkassen hen Sedira Cours prat du l ar Alger 1891
p i85 Macduel Mélh p Vit de l ar parlé 3 e éd Alger 1880 p l54 a
méconnu cette règle et Hou das Précis de gr ar p 135 l a omise Moi
liébas Lég de la gr Kab I p 292 n 273 avait déjà relevé celle inexac
titude

170 Rema quer le redoulilement du conformément à nos principes gé
néraux Alis pour íi par analogie avec les mots en

176 Sous entcndeï un mol comme s UUl
177 oUi signifie ici wlancer un regard comme y ou dans les dialectes

nrienlaux Stdmme Trip Tun Ded Lied s v p i43 et March u Ged
a d St Trip s v p 3o l

178 Remarquer le redoublement Celle expression est très connue dans
lous les dialectes maghribins pour dire jamais

179 C est l inlerrogalion la plus fréquente dans le dialecte oranais p ex
DklVdik Textes 21 1 7 d en bas 34,1 3,1 9 58 1 9 137 1 dem etc
Houdas Précis p 75 voit dans le ta une syllabe de renforcement Il faut
d autre part prendre en considération Socm et Stumme D ar dial Houwâra
p 50 ci qui signalent dans le dialecte qu ils étudient wris lorsque l interlocu
teur est masculin vmsùla s il est féminin En Oranais et dans le reste de l Al
gérie cette distinction n existe pas

180 Le premier ha se rapporte à la mère le second à la fille
181 Si Dieu a décidé qu il mourrait
18a On dit souvent aussi à Oran takrân
i83 Sur les noms des différents instants de la journée en arabe vulgaire

et particulièrement aux euurons d Oran voir Delphin Textes p 333 355
i8 i Troisième prononciation usitée à Oran
185 Sur ce mot très usité dans toute l Afrique du ÎNord voir Stumme Gr

d tun ar p 83 Trip Tun Bed Lied s v p 53 et March u Ged a d
St Trip s v p 316

186 Sur les verbes Ui et l x¿ de l arabe vulgaire voir Nallino Oss tul
dial d T p 8 n 2 et les références qu il indique

187 Cette forme vulgaire de ahna n aurait elle pas été formée sous l influ
ence delà première forme ana Celte hypothèse émise par Nöldeke in W Z
K Ai VIII 189 p 262 n 4 est très vraisemblable pour qui connaît l im
portance des procédés analogiques dans les transformations de l arabe africain
Sur l analogie dans les personnes de la conjugaison analogie à laquelle nous
avons déjà fait allusion p 354 n 22 cf Fischer Marokk Sprichw p 3i Les
pronoms personnels sont souvent remplacés dans le langage par d autres formes
plus lourdes anuya entàya huma entuma hûwwa hiyya pour ana enta
hum entum l uwa hiya Sur l addition d un ya cf Cherronneau Obs sur le
dial ar de l Alg in Rev Afr XIII 1869 p 299

188 Cpr fumm abombe yedd main Le vulgaire restitue au mot une
forms trilitère

189 Ici un tube en roseau
190 A propos de celte racine notons ici la remarque de Hartmann Lied

d lyb Wüste p i5u qui dit que le mot serâb est le mot général au Maghrib
pour dire de l eau Le sens le plus habituel nous a toujours paru être vin
sans exclure celui de boisson Sans doute l arabe du désert lyhique diffère
sur ce point du nôtre
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191 Cf sur celle expression Delphin Textes p 67
192 Probablement mélalhèse de çar peut être sous l influence de Ira ttar

river avoir lieu rég Ijk qui est employé dans les dialectes de l Afrique du
Nord Cf SociN et Stemme D ar Dial d Houwûra p 33 bv Delphin et
Guin Poésie et musique arabes 3 Ciierbonneau Déf lexicogr de pl mots

etc in Journ asiat 4 sér i3 1 8i 9 p 538 s v i
19 3 Se servir d un bâton Cpr le verbe avec le même sens

dans Delphin Textes p 29 Cf dans le même ouvrage les différentes espèces
de bàlons avec leurs noms dans les dialectes de l Oranie p 102 On pourrait
y ajouter íjXí voir supra p 061 n io3 ÄJl i mot venu du persan

est un bâton court que l on lance Delphin Textes 3Ö2 cf J
dans Socm et Stumme D arab Dial d Ilouwâra p 26 au dans Tal
cott Williams The ip arab ofN Mor 884 cpr le verbe bjy Cherbonneau
Observ etc Rev Afr XIII 186g p 3oG ea X Eidenschenk et Cohen
Solal Mots usuels de la langue arabe Alger 1897 P 1 2

19 Sur ce mot cf Delphin Textes 63 Sur l expression j JU J n S
cpr Delphin Textes vj a Vj P 3o 5

195 Sur terras voir Stumme Trip Tun Bed Lied s v p i3G Du
sens do piéton rapprorber le sens du mot o rs indiqué par Beaussicr
s v et que de récenls explorateurs au Maroc ont fait connaître comme dési
gnant des terres noires et réputées très fertiles particulièrement dans les Cliaouia

196 Le mot entama et ses différentes modilicalions bien connues est régulier
dans noire dialeclo pour former l annexion C est du reste un mot ancien dans
les dialectes car on a des témoignages qu il était déjà employé au au siècle
de notre ère Cf Nöldeke W Z K M VIII 1894 p 266 n 1 et la réfé
rence donnée On le retrouve rr ê ne dans des ouvrages à style peu soigné
comme le yl JI S Lippebt Mitth d Sem f Or Sor Jahrg II Ablb
II West asiat St p s5i a5 i Dans noire dialecle il s accorde avec le nom
qui lo précède fém enlÚ3at pl entâwas Il est ainsi dans les Textes de Del
phin i eUjI p 307,1 5,1 28 p 3il,l dorn p 3i h I 8 p 32 2 1 7
I 10 etc w i p 309 I 7 d en bas p 3i i I 9 etc Machuel Pré
face XII n 1 semble avoir confondu cette déclinaison avec les altérations du
mot elle se retrouve cependant en tripolilain cf Stumme March u Ged a
d St Trip p 268 elle manque à Tunis à Alger mais n est pas absente des
dialectes marocains voir Socin et Stumme D ar Dia d Houwûra la pre
mière ligne du texte A Alger on emploie beaucoup diyâl dyàl il en est de
même à Tanger Lüdemtz Sprúchw a Marokko 3 I 6 la particule di
est tes employée dans la petite Kabylie et dans le nord de la Tunisie et
d après Ilholfs au Maroc cf Luciani Les Ouled Atlia de l Oued Zhour in
Rev Afr XXXIII 1899 11 195 p 3o7 3o8 Sonneck Six chansons etc
in Journ asiat 9 0 sér t XIV 1899 p i54 Doutté Excursion dans lu
région forestièi c du cap Rougarone in Rull soc géog Oran 20 e ann t XVII
fase Lvxiii 1897 P 3 3i le même même périodique t XIX fasc lxxx
1899 p 10 du t à p R110LFS Mein Erster Aufenthalt in Marokko Bremen
Kampffmeyer Südarabisches in Z D M G 1900 L1V p Ö2Ö où l on trou
vera la plus intéressante dissertation sur di et ses relations avec les relatifs et
les démonstratifs A Alger les juifs se servent de di et non de mtasa Dans la
pelile Kabylie on emploie fréquemment elli Doutté loco cit Dans tonto
l étendue du Maroc on se sert du comme particule annoctive Cf de Fou
cault Reconnaissance au Maroc Paris 1898 it Lüderitz op laud xi v
et passim et les Proverbes marocains de Fischer passim Nous avons signal
plus baut l emploi d un n d annexion supra p 351 n 4 dans certains dia
lectes des Jbàla d après Mouliéras C est certainement là une influence berbère
car nous retrouvons l n d annexion en rifain Basset Et s les dial berb du
Rif marocain p l dans un texte domié par Mouliéras Maroc inconnu

3
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36 E DOUïTÉ I 370 I1 i5g on trouve iñ eñ eu touareg Obs tur lu gr touareg publié par
Basset et Gaticlel roy Dcmomliyncs p 48 en dialecte du Djebel Nefousa de
Motylinski Djebel Nefousa p 1 5 en cbaouia Mercier Le Chaouia de l Aurès
p g dans rOuarsenis René Basset Etude sur la Zenalia de l Ouarsenis
p 5l en mozabile B Basset Elude sur la zenatia du Miab p 5i dans
les dialectes du Touàt du Gourara cl des qçoûr oranais René Basset Notes
de lexicographie berbère in Jourti asiat III o sér 1 886 p 26 el IV e sér
p 35 el enfin Stumme Gramm d Schil n 92 On sali d antre part que l n
est aussi la particule annerlive en liaoussa

197 Sur ce mot voir Fischer Zum Wortton im Marokkanischen p 280
198 Signifie couramment devenir redevenir Cf supra p 358 n i4

Cf Lippeiit in Mitt d Sem f Orient Spr Jalirg 11 AU H West asiat
St p 352

199 Sur cpr Stumme March und Ged a d St Trip el les réfé
rences données Cf aussi Kampffmeyer St d arab Beduinendial Innerafrikas
p 21g 11 83 et aifi même n C est le capuchon du burnous sur l élymo
logie de o 3 jíi vo r Völlers in Z D M G LI p 312

200 Voir dans Delphi Textes 285 toute une série de synonymes signi
fiant pauvre Cpr Stumme Trip Tun Bed Lied i42 pj i
avec le sens de parasite d Lïderitz Sprùcl w a Marokko xlvi et lxxiv
J U Mouliéras Lég Gde Kab II p n i4o jl A Eidekschenk et
Cohen Solal Mots usuels p 159

200 bis liLj M ¿b,l¿ baraka llàhufik qui sert à remercier est extrê
mement employé au Älaroc où l on dit du reste baraka pour assez On
rencontre plus rarement brek Cf Stumme Gr d tun ar p 160 s v

201 Cf supra p 3Go n 94 c¿ i Cpr Delphin Textes 34 I 9
i8o,l 3 31 G 1 7 etc et Eidenschemî et Cohen Solal Mots usuels, 111

202 I JU tepar derrière Cf merraoula iljjJl ¡yi de Machcel Préface
xxviii et y dans les Textes de Delphin p 42 1 g p ii3 I 7 et
Sjyt p 5a I 6

203 Sur jiÑi voir Fischer Marokh Spricht 6
204 Wâh,eih éyyah et diverses interjections voisines serventà dire oui

mais sont peu polies l expression polie est nasam Dans le sud du Maroc on
entend souvent l interjection éyycs prononcée presque exactement comme le

yes anglais et qui est pour I to l c est à dire rrOui Monsieur le élant
l abréviation de ts s Les Arabes grossiers traduisent tris souvent leur affir
mation par un clappement de langue contre le palais tandis qu une sorte de
sifflement bref et aspiré produit par la langue contre les dents et souvent ré
pété traduit la négation

205 Des tolba lus souvent ce mot est pris dans un sens péjoratif
C est une forme alourdie d un paradigme t Jlij formé évidemment sous
l influence berbère et que Cberbonneau a signalé un des premiers Cherbon
kbad Obs sur le dial ar de l Alg in Rev Afr XIII e ann 76 juillet 1869
p a8g A Tlemcen,à Alger on prononce laslâmît tahrâtnît à Oran taslâ
miyyet lahrâmiyyet e iL j pureté de sentiments musulmans mot évi
demment sans aucun sens péjoratif o ljs canaillerie canaille Cf encore
Cherbonneau Journ asiat U sér t XIU 1849 p i4o et Bev Afr p 72
Celle forme existe aussi en marocain i vvol dans les Spriichw a Mar de
Fischer 1 et dans D ar Dial d Ilquwära de Socin et Stumme tahñrámiyé
sans t final osi iji chez les nomades du Sud algérien Jolly Poésie chez les
nomades algériens in ico Afr L1V 1900 p 284
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III

TRADUCTION FRANÇAISE

HISTOIRE DE JANVIER tfl/IIOMSIE À LA CORNED 1

Janvier l homme à la corne 2 avait un père qui était sultan
Janvier était amateur de chasse lorsqu il partait pour la brousse
il y restait une quinzaine de jours Quand il avait pris une ga
zelle il la ramenait en la poussant devant lui jusque chez son
père et il la lâchait pour que le sultan s amusât à la regarder
Puis il retournait chasser dans la brousse Un jour qu il chassait
il apprit la mort de son père Quelqu un vint qui lui dit Que
la miséricorde de Dieu soit sur ton pèrea 3 Janvier demanda qui
était devenu sultan en disant te A qui donc revient la succession
de mon père D Pourquoi en eilet l enfant était il exclu quand son
père venait de mourir te C est ton oncle répondit le messager qui
est maintenant sultan d ttLouange à Dieu dit Janvier il vaut
mieux que ce soit mon oncle qu un autre d II compléta ses quinze
jours de brousse et rapporta une gazelle comme d habitude Mais
son oncle voulait lui l aire une traîtrise il le pria à dîner 4 avec
lui tt Je ne puis dîner avec vous je vous remercie je vous prie
seulement de ne pas m oublier dans vos prières d Puis il sortit

1 Le conte n est pas pur il est panaché et bâti avec ces éléments divers que
Hahn appelle des formules Je dois une partie et la meilleure des notes
que je donne ici à l obligeance de M René Basset directeur de l Ecole supé
rieure des lettres d Alger Nous avons abandonné dans celle traduction
toute transcription rationnelle c est ainsi que nous écrivons kebla pour ge Aa
raïta pour fâita etc

2 Ce surnom singulier est au moins rare dans la réalité Sur le nom de
Janvier voir supra p 3/19 n 1 D après une note de Bel la Djazya Jour
asiat 9 série t XX sept oct 190a p 188 sur le sens de a j Bou Güera
pourrait signifier tt homme courageux

3 Formule employée quand on parle d un mort chez les musulmans
1 Iloudas dans une note de sa traduction française du Tarikh es Soudan

Paris 1900 p 3a fait à propos d une situation analogue une remarque
juste et intéressante c est qu en invitant un ennemi à manger avec soi un
musulman pense pour toujours s assurer sa neutralité Cf infra p 875 n 3 Ce



38 K DOUTTK 374et revint à la maison chez sa mère H n avait point de femme
était célibataire

Dans la suite son oncle l envoya chercher et lui dit Je veux
te donner ma fille si tu consens à l épouser t L enfant eut honle
de refuser et accepta Le sultan envoya prévenir les muftis et les
cadis qui prononcèrent la fâliha 1 pour marier la fille du souve
rain à Janvier l homme à la corne Puis on fil ia noce 2 tous les
habitants se réjouirent il y avait des gens qui jouaient du tebcP
d autres de la raïta 1 d autres du guettai 5 d autres du bendaïr 6
d autres de la ilûte 7 et le reste de la foule était éparpillé les uns
faisant la fantasia 8 à cheval et déchargeant leurs armes à feu psn

pourrait être ici le but de l oncle plutôt que celui de se débarrasser de son
n veu qui lui est prêté par notre narrateur

Le fait qu if cherche ensuite à lui donner sa fille corrobore celle interpré
tation et montre qu il essayait plutôt de se concilier un compétiteur éventuel
que de s en débarrasser

1 La récitation de la fdliha ou première sourate du Coran esl généralement
considérée comme une formalité essentielle du mariage En réalité il n en est
lien le mariage étant en pur droit musulman un contrat civil valable par
le seul consentement des deux parties

2 Tous les détails qui suivent comme celui qui fait l objet de la note pré
cédente ne font évidemment pas partie du conte ils ne sont qu un dévelop
pement ajouté par le narrateur

3 Le tebel est habituellement un tambour que l on frappe d un coté avec tes
doigls et de l autre avec une baguette Mais au res e ce mot a Unsens assez
général et désigne suivant les régions plusieurs formes du même instrument

4 La raïta est une sorte de clarinette à sept Irous et à grand pavillon Elle
est décrite en détail par Delphin et Guin Notes s I poésie et la mus av
1886 p h

5 Le guelldl est un cylindre en terre à l une de ses ouvertures est tendue
une peau avec chanlerclle on le frappe avec la miin Voir Delpius et Guin
op laud p 3i Cf Delphin Textes p a43

6 Le bendaïr est un large cerceau en bois sur lequel est tendue une peau
de chèvre Voir Delphin et Guin op laud p 3 Cf Delphin Textes, 2/12

La ilùte dont il s agit ici ou guesba est un simple roseau percé de cinq
Irons Voir Delphin el Gr iN op laud p 44 et suiv Cf Delphin Textes
p 44

8 Les Européens désignent sous ce nom ce que les Arabes appellent le jeu
des chevaux ceux ci n emploient le mol fantasia que pour signifier caprice
dédain orgueil parade présomption Cf Sonneck Si chanson arabes
in hum asiat Ç sér t XIII n 3 mai juin 1899 p 520 n 8 Delphin
Textes p 233 Le mot existe au si en berbère Cf Mouliéius Le g et contes
merv de la Gr Kabylie I 444 n 180 La fantasia est trop connue pour que
nous la décrivions ici il y a certaines tribus où l amour de ce jeu est poussé
jusqu à la passion en particulier au Maroc L affaire importante ici n est point
le trafic c est h jeu des chevaux tout cavalier des Ait Bou Zid est tenu de
venir chaque dimanche jour de marché y prendre part une amende de dix
Irancs punit les manquant De Foucauld Reconnaissance au Maroc 1888
p 71

Les tribus de montagnards ou celles qui ont peu de chevaux fjnt la fan
tasia à pied avec le fn il se dement Cf à ce sujet Quedenfeldt Einlh und
Verbreit d Berbtrlevälk in Marokko in Verhandl d anfLrop Gesellscli
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dant que les femmes applaudissaient de leurs cris 1 les cavaliers
d autres jouant à la rahba 1 tantôt vaincus tantôt vainqueurs des
femmes dansaient et chantaient et tout le monde se répandait
de côlé et d autre sans que chacun prît garde à son voisin

Deux ou trois mois après la noce le sultan envoya chefclier
Janvier chez lui et dit à ses vizirs tr Je vous laisse libres de tuer
par mon ordre Janvier l homme à la corne n Les vizirs ne vou
lurent point parce qu ils avaient servi le père de Janvier pendant
sa vie et qu ils avaient partagé le sel de sa table 3 Car chez les
Arabes on dit Je ne le trahirai pas puisque ton sel est encore
dans mon ventre r Revenons à notre histoire Les vizirs toute
fois lui répondirent Nous allons te donner un conseil envoie
Janvier te chercher la jument fille des génies qui appartient à
OEil gris le sultan du pays de l épouvante n Quand Janvier ar
riva son oncle lui dit Va me chercher la jument des génies
qui est telle et telle Seulement je te préviens que c est loin et
qu il y a du danger en route k n

Janvier se prépara au départ fit ses pro islons et partit Il
marcha son chemin jusqu à ce qu il fut arrivé dans une forêt où il
trouva un dragon qui dormait sur le milieu du chemin or le
chemin e tait étroit c était ce qu on appelle chez les Arabes une
mrira Janvier ne trouva pas de place pour passer Il avait avec
lui un pain de sucre il le mit dans la bouche du dragon
Quand celui ci se réveilla il trouva que sa salive avait bon goût

Berlin 1889 p 119 A comparer les combats singuliers décrits par Fouiieau
chez les Touareg clans Mon neuvième voyage au Sahara et au pays touareg in
Dull Soc Géogr Paris 7 e sér t XIX 2 trim 1898 p a36

1 II s agit de ces cris Lien connus aigus et discontinus, que les femmes
poussent en guise d applaudissements ou d encouragements A Tlemcen et dans
d autres villes on les appelle ouelouâl welwâl mais le nom général est zerarit
zerârit Il y a des cas où ils sont employés en signe de bon augure Ainsi

Hartmann rapporte que dans le désert libyque quand une jument a un petit
on lui pousse dans l oreille do ces sortes do cris pendant qu on lui tire des
coups de feu sur la t te Hartmann Lieder d libysch Wüste 1889 p g3
n 3

2 La raliba est un jeu qui consiste à se combattre uniquement avec les pieds
en se mettant à quatre pattes On trouvera à ce sujet des détails dans Delphin
Textes p a3y Nous saisissons ici l occasion d annoncer que ce livre qui con
tient de précieuses informations sur les mœurs et coutumes des indigènes de
l Afrique du Nord sera bientôt traduit et deviendra accessible aux ethnographes
et aux folkloristes

3 C est là une croyance universelle On voit que l oncle ne veut pas ordonner
directement le meurtre Cela confirme ce que nous disons p 373 n h

4 L obligation d aller chercher celle jument merveilleuse rentre dans la caté
gorie des épreuves imposées à divers titres aux héros depuis les travaux d Her
cule jusqu aux divers contes de tous les pays mois les diff rentes versions slaves
Scandinaves etc où il est question rie l enlèvement d un cheval diffèrent
beaucoup du conle arabe dans les détails Cf ce mot ¿UJ jkjr dans Villot
Mœnrs U coutumet p 9,09



40 K DOUTTÉ 3 6Qui donc m a fait partager sa nourriture 1 dit il Que la sau
vegarde du Très Haut soit sur lui il n a qu à se montrer je ne
lui ferai pas de mal Notre héros se montra et le dragon lui
dit C est toi qui m as donné à manger Oui répondit
Janvier mais je voyage en ce moment dans un Lut queje crains
de ne pouvoir atteindre j ai peur que l on ne me lue sJè
vais te donner un talisman dit le dragon quand tu seras ennuyé
jettes en un peu dans le feu je serai près de toi et ne manque
pas d y joindre des parfums à brûler 2 Janvier lui dit adieu
partit et continua S3ii chemin jusqu au pays où se trouvait la
jument

11 se mil à réfléchir à ce qu il allait faire Quand il voyait des
enfants qui jouaient il les écoutait pour entendre ce qu ils pour
raient dire touchant la jument puis quand il voyait des femmes
qui s en allaient au Lain il les suivait sans en avoir l air mais
il n apprit rien de celle façon Alors il eut recours à un strata
gème il se rendit chez un orfèvre juif et lui dit Je voudrais
que tu me fisses une bague d or et un anneau d argent Bien
dit le juif Ils tombèrent d accord pour le prix de la bague à quatre
douros tant pour l or que pour la façon et i s s accordèrent pour
1 anneau à vingt cinq sous Quand il sortit Janvier laissa tomber
une bourse de cent sultanis d or Le jour suivant il revint voir
si la bague élait finie Elle n e tait pas terminée 11 laissa encore
tomber toujours exprès une bourse de cent sultanis d or et de
même le troisième jour où il trouva la bague finie Mais quand
il fut pour sortir la juive l appela et lui dit Prends les bourses
que tu as fait tomber Je n ai laissé tomber aucune bourse

Viens avec moi lui dit elle Il marcha sur ses traces et la
suivit jusque dans la cave Là elle lui demanda Quelle aven
ture est la tienne Lu as laissé tomber ces bourses pour moi
c est que tu veux qu elles soient le prix d un conseil 3 Son
mari commença à se fâcher Qu as tu à crier lui dit elle nous
sommes enfermés personne ne nous a vus nous parlons de ce
qui nous plaît Alors Janvier commença à leur exposer quel
était son but touchant la jument Le juif lui dit Demain matin

1 Le verbe employé est ici le verbo mâlahn qui signifie par agor son sel
avec quelqu un ce qui obligeait le dragon à la bienveillance cf p 375 n 3 et
p 378 n 4 Ce verbe existe en kabyle Moümébas Lég Gr Kab II 3 o n 99

s Les musulmans de l Afrique du Nord se servent de plusieurs espèces de
parfums à brûler parmi lesquels le plus fréquent es le benjoin Cf à ce sujet
LêbEiim Sprikltw aus Marokko in Milt d S f Orient Jahrg ü ti Abtfi
8 9 P Ä

3 Cf un détail analogue dans un conte des Kabyles du B Jennad Mo unÉ
lus Légendes et contes merveilleux de lu Grande Kabylie fase I Paris i8g3
111 8 conte 3 Histoire d Ahmed le fils du charbonnier p 5 i 5G il s agit
encore d un conioil donné par un juif et sa femme
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c est le marché ne manque pas de porter dans ta main une ba
guette je te trouverai devant moi dans le marché et tu me diras
rr Paye moi la somme que lu devais à feu mon père Je te ré
pondrai T Je ne connais pas ton père Mets toi alors à me battre
jusqu à ce que la garde nous voie et nous conduise devant le
sultan qui nous interrogera Je me plaindrai le premier tu par
leras après moi et tu diras au sultan ce Je demande qu il me
jure qu il ne me doit rien et je le laisserai Je jurerai mais
sache me comprendre tr quand je prononcerai le serment qui doit
être fait du côté de la kebta 1 ce n est pas la kebla vers laquelle
je me tournerai je chercherai à le montrer de quel côté se
trouve l endroit où est attachée la jument

Ils firent ainsi qu ils étaient convenus Lorsqu ils arrivèrent
devant le sultan le juif se plaignit le premier d avoir été frappé
à coups de bâton le sultan dit à Janvier ecPourquoi frappes tu
ce tributaire 2 il doit à mon père dit Janvier cinq cents
douros mais il nie sa dette qu il jure devant la Itehla et ce sera
fini n Le juif fut condamné à prêter serment et jura puis ils
sortirent tous les deux ensemble

La moitié de la nuit étant écoulée Janvier entra pour voler la
jument il avait dans sa main un fourneau Lorsqu il pénétra
dans l enceinte il y avait beaucoup de gardiens mais il n eut
qu à jeter quelques parfums à brûler dans le fourneau avec un
peu de ce que lui avait donné le dragon elles gardiens s assou
pirent aussitôt 11 eut beau crier Où êtes vous ô gens Per
sonne ne lui répondit il passa à la jument et se mit à scier les
fers qui étaient à ses pieds Mais le sultan entendit le grincement
du 1er il se réveilla et cria te Où étes vous ô gens Ils parurent
devant lui et il leur demanda tt Quand est entré cet homme
Ils répondirent qu ils n en savaient rien Le sultan les punit et
relâcha le voleur 3

Cependant la nuit suivante Janvier revint comme la première
fois il entra brûla ses parfums alla chercher la jument mais
il trouva qu elle était ailleurs Il pénétra chez le sultan alla
jusqu à son lit et le trouva plongé dans le plus profond sommeil
il lui coupa la tète et revint à la jument qu il délia Mais la fille
du sultan l entendit et appela les gardiens quise saisirent de lui

1 J u hebla esl la direction de la Mecque c est île ce cillé qu un se tourne
pour prier et pom juror

2 Le tributaire ditnmi est le juif ou le chrétien qui vit en pays musulman
le droit musulman lui fait une position spéciale que caractérise surtout l obli
gation de payer un impôt de capitation spécial appelé djiziya Les idolâtres au
contrail ne peuvent séjourner en pays musulman sans opter entre la conver
sion ou la mort

3 Remarquer ce Irait presque partout en pays arabe le voleur adroil est
considéré



42 DOUÏTK 378JIls voulaient le tuer mais elle leur dit Faites le monter chez
moi c est moi qui le tuerai comme il a tui mon père Quand
on l eut monté chez elle elle le trouva plus beau qu elle pour la
jeunesse du visage et la perfection des Iraits Elle ordonna à ses
serviteurs de creuser une fosse et do la remplir de feu à la manière
d un four quand ils eurent termine et rempli la fosse de feu
elle appela une négresse et la jeta au milieu Lorsque celle ci fut
consumée la fille du sultan dit à ses gens J ai brûlé l assassin
de mon père et ils la crurent

Au bout d un délai de trois jours elle fit des provisions et se
pourvut de toul ce qui était nécessaire comme nourriture et
comme équipement Le quatrième jour elle monta sur un cheval
et Janvier monta sur la jument fille des génies puis ils commen
cèrent à combattre les gens du pays et les réduisirent Quand ils
les eurent vaincus ils leur dirent Si vous acceptez d être com
mandés par le juif un tel vous aurez la paix ils répondirent

Nous acceptons Alors le muezzin monta en haut du minaret et
se mit à proclamer Entendez ô gens du pays c est le juif un
tel l orfèvre qui est voire émir 1

Ensuite Janvier et la fille du sultan partiront et marchèrent
leur chemin jusqu au jour où ils trouvèrent deux routes diver
gentes l une était la route du bien l autre était la roule du
mal c est à dire la roule de la sécurité et la route du danger La
fille du sultan connaissait tous les chemins elle avait sur ce
sujet un livre qui s appelle LenJjefar quand ils arrivèrent à ce car
refour elle en avertit Janvier qui lui dit Je choisis le chemin
du danger Ils suivirent donc ce chemin jusqu à ce qu ils fussent
arrivés à un endroit où ils trouvèrent une femme guerrière que
l on appelait le Cavalier blanc se tenant dans son château et
surveillant de sa fenêtre les alenloui s Dès qu elle vit deux cava
liers elle les interpella Us revinrent vers elle et elle leur
demanda Comment vous ne me connaissez pas je suis le
Cavalier blanc quiconque passe par mon château je lui coupe
la tête 2 Janvier lui répondit tfFais donc tous tes efforts car
je suis prêt je puis te combattre et en combattre d autres que
toi Pour moi tu n es pas une femme ô surprise tu espères me
vaincre moi qui me promène la nuit vec une simple canne de

1 11 y a plusieurs pays de l Afrique du NorJ où des traditions prédi ent que le
pays sera gouverné par un juif

2 La femme qui délie les héros se retrouve dans ctLa Tueuse de héros
ylxaAJl Mjili de Djondala telle que Koserrarten l a extraite de la Vie des

héros de la guerre saintes xjaUiJI ïj w d après le manuscrit de Gutha
Chrettomathia arabica p 9 seq traduit en allemand par Wolf à la suite

de Bidpai t Ilitch des Weisen Stuttgart i83q 2 vol ¡n ia t II p tl i
175
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férule 1 d Aussitôt ils se mirent à se combattre avec leurs sabres
Janvier fut le plus fort il la renversa par terre rien qu avec le
dos de la lame du sabre et l étourdit Lorsqu elle s éveilla elle
lui dit te Je suis ta femmes et il l emmena avec lui

Ils se mirent à suivre leur cbemin encore pendant une huitaine
de jours et ils trouvèrent de nouveau devant eux deux routes La
tille d OEil Gris lui dit Si lu veux le chemin delà paix prends
à droite si tu veux le chemin de la terreur prends à gauchen 11
répondit tr Je ne marche jamais qu avec le danger et il suivit le
chemin de gauche jusqu à ce qu il eût trouve un nègre que l on ap
pelait Baha Merzoug Le nègre dès qu il les vit se mit à pousser
des cris violents mais Janvier n eut pas peur de lui trO surprise
toi un esclave que l on achète tout simplement avec des fèves tu
voudrais m effrayer moi qui ai parcouru le pays des déserts moi
qui ai conquis la ville de l épouvante et qui n ai point faibli 1v
Alors le nègre lui demanda un délai de trois jours pour se pré
parer Les trois jours écoulés ils se battirent au sabre avec une
violence telle que le feu jaillissait des lanies comme les étincelles
d une pierre à fusil Le nègre lorsqu il fu t dans le feu de l action se
mit à arracher des jeunes arbres pour en frapper Janvier mais
au moment où il se baissait celui ci le frappa avec le dos de son
sabre et l étourdit Lorsqu il reprit ses sens il lui dit Je suis
ton esclaves Il le marqua sur les joues et l emmena avec lui

Lorsqu ils arrivèrent à la ville de Janvier celui ci dressa sa
tente dans les faubourgs il y fit entrer le nègre et le Cavalier
blanc et la fille d OEil Gris et il n emmena avec lui que la jument
qu il conduisait en main pour que les gens la vissent Ils allèrent
avertir l oncle que son neveu était revenu et ramenait avec lui
la jument Le sultan envoya au devant de Janvier des musiciens
pour le chercher et l accompagner avec latcbel et la raïta pendant
que le goum faisait la fantasia jusqu il ce qu il fût arrivé chez son
oncle L oncle regarda son neveu regarda la jument cl ce fut tout

Quand les ténèbres furent arrivées Janvier s en alla dans la
nuit et fit entrer dans la ille ceux qu il avait fait camper dehors
sans que personne le vît Lorsque le malin fut venu il mil cha
cune de ses nouvelles femmes dans une chambre pourvue d un
lit puis il appela sa cousine sa première femme et lui dit

Le malin tu prépareras le café au Cavalier blanc et le soir tu
feras du thé pour la fille d OEil Gris tu leur diras bonjour à tous
respectueusement et quant à loi ta place sera à la cuisine avec

les esclaves c est la récompense que je t oclroie pour le bien que
m a fait ton père n

Au houl d un an le su an envoya visiter fille par sa mère

1 Voir p 36 5 il 1 57



A lili B DOUTTÉ 380pour voir quelle était sa situation Elle trouva le nègre près de la
porte De l intérieur il lança sur elle son regard et elle prit peur
car jamais de sa vie elle n 1 avait vu de nègre comme celui là Que
veux tu lui dit il r Je voudrais voir ma fille n II la lui ap
pela elle la vit et eut peine à la reconnaître elle se mit à pleurer
et sa fille pleurait aussi en lui racontant ce qui s était passé Elle
revint informer le sultan qui se prit à jurer comme la première
l ois Je le tuerai si Dieu a décidé de son sort n Jl appela ses
conseillers politiques et leur dit Ce soir priez Janvier à dîner
avec vous mais donnez lui des substances enivrantes pour qu il
s endorme s lis répondirent C est bien n invitèrent Janvier qui
répondit à leur invitation mais dès qu il commença à manger il
tomba endormi Ils le mirent dans une caisse et quand vint l au
rore ils donnèrent l ordre aux bourreaux de l emmener dans la
l orêt pour le tuer

Quand les bourreaux arrivèrent dans la forêt où ils devaient
le faire périr ils ouvrirent la caisse sortirent la victime et reten
dirent sur la terre ainsi endormie L un d eux voulait le tuer et
l autre ne voulait pas Il vaut mieux dit ce dernier que nous
n oubliions pas le bien que nous a fait son père cherche comment
nous pourrions fairen L autre dit Faisons rougir un éperon
dans le feu nous lui crèverons les yeux et nous le lâcherons dans
la forêt où il restera errant jusqu à ce que quelque bête féroce le
devoren Ils s entendirent ainsi et firent comme ils avaient dit
Lorsqu ils lui crevèrent les yeux Janvier leur dit Pourquoi
m avez vous trahi C est ton oncle qui t a trahi mais nous
nous n avons pas voulu te tuer n Us le lâchèrent sans yeux et par
tirent Le long du chemin ils tirèrent une perdrix l égorgèrent
cl mirent dans un roseau le sang qui coulait de son cou puis ils
portèrent cela à l oncle de Janvier Le sultan but ce sang son
cœur en fut rafraîchi il pensait que c était le sang de son neveu

Revenons à Janvier et à ses aventures lorsqu il fut lâché il
alla errant dans la forêt et tâtonnant avec un bâton Un jour à
l heure de la sieste souffrant de la soif il rencontra un arbre
sous lequel il se reposa Pendant son sommeil il vit en songe un
piéton qui s arrêta devant lui et lui dit Quand tu te lève
ras täte les feuilles de cet arbre arraches en mâche les et
applique les à tes yeux ceux ci deviendront verts et tu verras
mieux qu auparavant En outre arraches en d autres pour les
emporter avec toi car elles conviennent à la fabrication du beurre
si lu jettes une feuille au milieu de l oulre elle se remplira entiè
rement de beurre 1 Quand il sortit de son sommeil il chercha
à tâtons trouva l arbre en arracha des feuilles qu il appliqua sur

1 Sur les herbes qui ont la propriété de faire augmenter le beurre dans le
lait voir un passage de Moui iéhas Lég mer Gr Kab I i5a et la note a
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ses yeux la vue lui revint il se prit à regarder el dit te Louange
à Dieu celui qui retrouve ce qu il a perdu est comme celui qui
n avait rien perdu Il arracha encore des feuilles de l arbre et
les mit dans son capuchon puis il marcha son chemin jusqu au
moment où il trouva devant lui un douar

Il demanda l hospitalité comme hôte de Dieu 2 dans une
petite lente dont une pauvre vieille était la propriétaire elle le
lit entrer et se réjouit d avoir un hôte H y passa la nuit jusqu au
matin à ce moment la vieille mit du lait dans l outre et sortit
derrière elle son hôte jeta une de ses feuilles dans l outre qui se
remplit de beurre La vieille en trouvant beaucoup de beurre
dit trCet homme porte avec lui une bénédiction 3 Eile en
informa les gens et chaque jour l un d eux l emmenait dans sa
tente faire du beurre pour lui au point qu on l appela ttCelui
qui bat le beurre dans les outres

Or un jour le sultan envoya dire à ses sujets Que tous ceux
qui possèdent une monture viennent me trouver demain je veux
combattre la maison de Janvier l homme à la corne et m em
parer de ses femmes On appela tous les cavaliers y compris le
Iiis de la vieille mais son hôte leur dit trJ irai à la place du fils
de la vieille H enfourcha une jument chétive et dont la selle
était en lambeaux et il monta à l envers puis partit avec le goum

Quand il arriva devant sa maison il trouva le nègre devant
la porte l esclave reconnut Janvier mais ne reconnut pas ses
yeux 11 monta dire au Cavalier blanc C est bien Janvier lui
même mais les yeux ne sontpas ses yeux J ai lui dit elle
un moyen de le reconnaître je vais lui jeter une pomme et un

La vue rendue par les feuilles se trouve Jans un conte directement alle
mand de la Renaissance î 5 1 9 Schimpf und Erusl par Pauli cliap IiG j
un servileur à qui son maître a crevé les yeux entend des diables parler d une
plante qui rend la vue Dans un conte sarikoli à l ouest du plateau de Pamir
un homme aveuglé par un ami apprend d un loup d un ours et d un renard
que près d une caverne il y a un arbre et une fontaine qui rendent la vue il
en profile pour lui et guérit la fille du roi devenue aveugle Jovrn of the asiat
Soc of Ben¡jal t XLV part j n a p 180 C e4 encore parles feuilles d un
arbre que dans un conte kabyle recueilli par Rivière Contespop de la Kab du
Jurjura Paris 1882 in 18 p 35 un homme de bien aveuglé par un
méchant compagnon recouvre la vue Dans aucun de ces contes il n est ques
lion d yeux verts et tous se rattachent à un autre type de contes dont l histoire
d Abou Nyout et Abou Nyoutin dans les Mille et une Nuits offre le meilleur
exemple il s agit de l histoire del homme trahi par son ami échappé grâce à
des événements extraordinaires au travers desquels te traître succombe Cf
CosQüiN Contes populaires de Lorraine Paris s d a vol in 8 t I conte 7
Les deux soldats de 168g et notes p 8 i ç 4 et t II p 353

2 Hôte do Dieu On ne peut refuser l hospitalité de trois nuils au voya
geur qui se présente à ce litre

3 C est à dire que c est un homme pioux auquel Dieu a accordé une parcelle
de pouvoir surnaturel
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poignard 1 s il prend ia pomme el la met do côté en laissant le
poignard c est Janvier lui même mais s il prend le poignard
tue le v Quand elle lui jeta les deux objets il prit la pomme elle
lui dit tr Janvier r Il re pondit et Oui L esclave le fit entrer il
changea de vêlements et sella la jument fille des génies tandis que
le Cavalier blanc la fille d OEil Gris et le nègre Baba Merzoug
montaient aussi à cheval puis ils se mirent à combattre jusqu à
ce qu ils eussent mis en pièces le goum tout entier Il ne resta que
l oncle mais Janvier le frappa de son sabre et le fendit en deux

Alors les gens reconnurent Janvier comme sultan à la place de
son père le jour même de l enterrement de son oncle Janvier eut
les éperons verts 2 les gens furent heureux sous son règne ses
sujets étaient dans l aisance il se mit à construire des mosquées
dont chacune avait un minaret pour le muezzin les unes étaient
destinées aux jeunes gens qui apprennent le Coran les autres
aux étudiants qui recherchent les sciences la bénédiction se
répandit parmi les cultivateurs el Dieu ouvrit ses voies aux élèves
qui devenaient tons des savanls L histoire est finie

IV

QUELQUES OBSERVATIONS DE PHONÉTIQUE

ET DE GRAMMAIRE

S r
Le tableau des consonnes et des voyelles employées dans les

dialectes maghribins que nous avons donné au début de ce
mémoire appelle quelques observations 3

1 Cf sur la pomme comme emblème Galtier La pomme de la fécondité
Revue des traditions populaires t XIV Paris 1899 m 8 P 65 71 Gaidoz
La réquisition d amour et le symbolisme de la pomme Annuaire de l Ecole des
hautes études Paris 1902 in 8 p 5 33 Cf aussi les exemples rassemblés
par A de Gubernatis La Mythologie des plantes Paris 188a 2 vol in 8
I 11 p 3oo 3o6 en faisant les plus grandes réserves sur les conclusions
qu en tire cet auteur

2 Tout ce développement final est du narrateur musulman et ne fait natu
rellement pas partie du conte Avoir les éperons verts se dit du chef du
voyageur de l hôte qui apportent avec eux un temps favorable aux cultures

5 Nous renvoyons une fois pour loutcs en ce qui concerne les permulalions
de consonnes en berbère aux Etudes sur les dial berb de M René Basset
Paris i8g i in S que nous aurions dû cil er à chaque ligne Voir encore sur
différentes altérations des lellres classiques dans l arabe vulgaire Delphin
Te rtis p i
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q ar j Parmentier Mim Soc Ling t IX rv e fasc, p 33a

a fait remarquer avec raison que ce n est pas à proprement parler
une lettre emphatique cependant à l instar des emphatiques
elle donne toujours à la voyelle qui la suit et à celle qui la pre cède
un son se rapprochant de Yo comme les emphatiques encore
elle n admet pas Yimâla sur la voyelle qu elle commande Il n est
pas rare de trouver le q transforme en k surtout chez les juifs
cf Delphin Textes p 199 1 8 Socin D ar Eigennam Alg

Z D M G 1899 III ¿78 Stumme Neue tun Samml p i42
s v ¿1 Dans la portion de la Petite Kabylie qui est de langue
arabe on observe le remplacement du q par le y Luciani Les
Ouled Alhia de l Oued Zhour in Bev Afr 33 e année n 195
k trim 1889 p 996 comparer la transformation àvt g prove
nant du q 1 en y chez les Chaouia de l Aurès dans Mercier Chaouia
p 3 n h Mais la transformation la plus curieuse est celle du
q en h ou plutôt en une sorte de hamza elle est générale chez
tous les jtti s du nord de l Afrique et se rencontre çà et là choz
les musulmans en Algérie et en Tunisie enGn elle est extrême
ment répandue chez ceux du nord du Maroc où on appelle celui
qui a ce défaut de langue germât Fischer Hieb und Slichwajf
in Mitlh l Sem f or Spr p 2 du tir à p Machuei Préface
p XXIII Delphin Textes p 191 1 2 d en bas Houdas Précis
p i3 Talcott The spok arab of N Morocco in Beitr z Assyr
und sem Spr III 1898 p 569 Kampffmeyer Beitr z Dia ect
d Arab in W Z K M XIII p 2 46 n Mouliéras Maroc in
connu II p 1/12 201 374 n 1 Dans notre dialecte oranais
le q se mamtient ou se transforme en g comme nous allons le
voir l

h ar ¿J Cette lettre reste toujours fixe dans notre dialecte
Les juifs d Alger la prononcent parfois comme un hamza ainsi
qu ils font du q ils disent etebt lu briya rrje lui ai écrit une
lettre Il en est de même dans le nord du Maroc Fischer loc
cit La transformation la plus fréquente du cdans nos dialectes
est son altération en c dont il sera question plus loin

g et g ar j ¿I Il semble qu il y ait dans l Afrique du
Nord deux g durs l un plus guttural l autre plus palatal le pre
mier provenant du q ou du r le deuxième du j ou du h Il ne
nous a pas été donné de vérifier d une façon précise et certaine
celte dualité mais nous trouvons que nos inductions concordent
avec les observations de Socin Zum arab Dial v Marokko qui

1 Sur la transformation du q en g el on dais les languis sémitiques voir
ZiMMKnN Vrrgl Gramm d tem Spr p
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C est ce qui nous a déterminé à représenter le premier par g et
le second par g En tout cas dans notre dialecte la transforma
tion du q en g est caractéristique il est connu que c est une
habitude de prononciation bédouine cette letlre ne subit en ora
nais aucune autre transforma lion et le g provient toujours d elle
le g n existant pas Dans le Sud le g provient couramment de
la transformation du r c était un des arguments de Dürnast
dans son amusant pamphlet contre la transcription du par
IV français Dumast Lettre sur la véritable prononciation du

in Journ añat 1857 p 11 Même dans le Tell le f de
vient parfois presque un g en particulier devant un r par
exemple dans rorâb corbeau presque gorâb Le g provenant
du j est excessivement fréquent au Maroc ce qui a répandu chez
ces occidentaux sa Iranscription arabe par un m Le g provenant
du k paraît fort rare cf Stumme Tun March u Ged p xvii et
Gramm d tun arab s v geddis Dans tous les cas qui précèdent
le g ou le g sont des lettres secondaires il n en est pas de
même en berbère où celte lettre semble au contraire avoir été
primitive tandis que le q était dérivé Basset Dial herb p 3ç
et suiv 46 et suiv Naturellement il y a eu postérieurement
action et réaction des deux langues l une sur l autre ce qui rend
la question délicate

p même caractère en arabe C est une lettre rare en arabe
vulgaire mais comme on a vu elle est souvent bien conservée
dans notre dialecte p 3/17 1 19 p 345 1 3o Elle y a seule
ment une tendance à se transformer en par exemple cl sâla
au lieu dW âla l insti umentn cette tendance s observe dans tous
les dialecies du nord de l Afrique où l on prononce généralement
el qûrsân te le Coran n in sas Allah s il plaît à Dieun cf Maciiuel
Préface xxi Houdas Târîkh cs Soâdân p 280 n 2 Stumme
March St Trip p 201 La transformation du en est encore

f

extrêmement fréquente shel de JL à Tunis zher de lj en
Kabylie Stumme Gr d tun ar p 169 Mouliéras Légendes
Grande Kabylie 1 ¿77 n 18 cf Fisciieb Marokk Sprichw
p 37 Machuel Préface xxi de même que celle eny Macîiuel
Préface xxn Cherdonneau in fícv afr XIII p 292

h ar C est une lettre très solide et qui ue subit guère de
transformation Elle est ainsi que le 3 peu compatible avec le

1 Sur les diverses transformations il 11 en tunisien voir Stdmme Tun Märch
m Ged p XVII n t dans les langues sémitiques Zimhebn Vergl Gr d sem
Spr, p 30 et ai Cf ill Delphi Textes mîlûd pour i àJJi p 3fio in
Stumme Gr d l Ar middib pour gloss s v p 180
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son i et lorsqu elle commence un mot elle entraîne souvent
avec elle la formation d une sorte d à ce qui a amené M Del
phin dans ses ouvrages à la transcrire souvent par ah cf Stumme
Tun Mcirch u Ged I xxix 1 2 à 7

h ar s Ne subit aucune altération fréquente Souvent secon
daire et provenant comme nous l avons dit du hamza

3 ar Il est bien guttural dans notre dialecte Dans les
villes comme Tlemcen Fez il est souvent extrêmement faible
Gomme le h il est peu compatible avec le son i dans les dialectes
vulgaires cf Mouliéras Maroc inconnu II 202 Il a presque
toujours un a comme voyelle d appui

r ar Nous avons à nous excuser de cette transcription
qui nous expose aux spirituelles railleries de Dumast loc cit
lequel tenait et non sans raisons pour la transcription par gh
Nous nous sommes décidé pour 1e r parce que le tel qu il est
prononcé par nos musulmans représente exactement IV grasseyé
français comme le prononcent par exemple les Parisiens et les
Marseillais 1 Le r ne subit aucune altération dans noire dialecte
sauf devant le r cas dans lequel il prend un son qui se rapproche
du g comme nous l avons dit plus haut Quant aux altérations
du r en h ou en s ce sont des curiosités linguistiques Stumme
Gramm d tun ar p 164 s v hsel Hartmann Lied d lib
Wüste p 23g et notes de la page 5i à la page 2 35

k ar Il n y a rien de spécial à dire sur celte lettre

j¿ pas de caractère arabe équivalent C est le grec à peu
de chose près il existe chez un certain nombre de populations
berbères et chez les Arabes qui les avoisinent Basset Dial herb
p F 2

r pas d équivalent en arabe on le représente souvent par J
que d autres emploient pour transcrire le g Cette articulation
est universellement répandue chez les juifs de l Afrique du Nord
qui prononcent ainsi le k ¿J Il n existe pas dans noire dialecte
sauf pour certains mois étrangers par exemple bnii variété do
sorgho Delphin Textes, 3/17 Celle transformation est régu
lière dans l arabe de certaines régions de la Petite Kabylie Lu
ciANi loc cit p 309 On retrouve çà et là le édans le dialecte

1 II a été répondu tros brièvement mais judÍMOiise i cnt dan la Rcv A fi
Il p 79 à l article de Dumast

1



50 K nourri 38Geotitmun mais généralement dans des onomatopées Ciierbon
neau Rev Afr XIII 3o2 et 3oi donne cakcak faire un bruit
de crécelle et autres mots analogues on trouve aussi dans le
Dictionnaire de Beaussier de nombreux exemples de celle articu
lation par exemple Sp ï j S etc A Tlemcen on entend
èercêq renverser de l eau salir cató A chauffeur de bains
èenëen résonner cliqueter etc

i ar jó Cette lettre et les autres chuintantes et j lors
qu elles rencontrent les sifflantes s et î permutent souvent avec
celles ci ou s assimilent à elles ou se les assimilent Chez les
juifs le s devient s le j et le j deviennent z et réciproquement
Sur le rapport de toutes ces lettres entre elles voir Stumme Trip
Tun Bed Liecl 17 et n 34 p 18 et encore Maciiuel Préface
xxrv Stumme Tun March u Gcd xu xxii Gr d tun Ar
p 167 i68j 180 s v mizlis Cherbonneau in Rev afr XIII
291 Mouliéras Manuel 5 et Maroc inconnu II p iÂ3 n 2
etc

j ar Celte lettre n éprouve aucun changement dans notre
dialecte sauf des métalhèses du genre de celles auxquelles nous
venons de faire allusion 4j pour jâz par exemple Le change
ment de j en y est signalé par Stumme dans un dialecte à caractère
bédouin comme le nôtre nous ne l avons pas observé dans l ora
nais Stumme March u Ged Trip p 202 avec renvoi à Völ

lers V
j pas de caractère arabe correspondant Le j remplace le j en

Tunisie et au Maroc de Foucauld Reconnaissance p 2 Nallino
Oss sul Dial d Tun p U Sonneck Six chansons arabes F ischer
Marolck Sprichw Cependant on entend le j aussi au Maroc
Fischer Hieb u Stichwajf p 2 du tir à p Lcj qui n existe

pas en oranais est une lettre solaire tandis que le j est une
lettre lunaire

j pas de caractère arabe correspondant Signalé par Stumme
dans les dialectes berbères du Maroc tlandb d schiUiischen v
Tazcrwall p 8 C est un emphatique

t ar o Cette letlre est pure dans notre dialecte il n en est
pas de même dans beaucoup de régions où comme nous l indi
querons dans un moment elle est remplacée parle t Le général
Parmentitr est peut être influencé par la fréquence de celte
substitution lorsqu il pense que le arabe ne correspond pas à
notre t et qu il faut rapporter celui ci au lo i qui est cependant
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une emphatique lout à t ait inconnue à notée langue Il reste
pourtant acquis que le t pur est bien moins répandu dans l Afrique
du Nord qu on ne s y attendrait voir général Parmkntier loc
cit

d ar à Il n y a pas de remarque spéciale à faire sur celle
lettre

pas de caractère arabe correspondant Remplace le f dans
beaucoup de régions surtout dans les villes il est classique
dans le dialecte tlemcénien et universel au Maroc On peut le
comparer à un z allemand très affaibli cf W Talcott The
spok ar of N Morokko loc cit p 569

d pas de caractère arabe correspondant Dans notre texte
il remplace le S quand celui ci n est pas confondu avec le d

t et d pas de caractères arabes correspondants sont surtout
fréquents en berbère René Rasset Dial berb p 19 21 C est
ici le cas de mentionner Ink le g le l qui se renconlrcnt ça
et là dans l Afrique du Nord Aucune lettre mouillée ne se trouve
dans notre dialecte

6 ar i Il se rapproche du th anglais dur ou du 9 grec il est
fréquent dans notre dialecte mais parfois confondu avec le t
comme dans toute l Algérie Dans les pays où on le prononce
avec vigueur il s altère souvent en comme à Tunis femma pour
Oemma w là bas w cf les textes tunisiens de Stumme et Delphin
Textes p 199 900 prem et dern L Macuuel Préface xvi
Talcott Spok ar N Morocco loc cit p 568 On sait qu en
russe le caractère grec 8 th représente le

S ar Th anglais doux ou S grec Il est rare de l en cndre
pur il en est ainsi pourtant à Tunis cf Stumme Gr d t Ar
Il est généralement prononcé d ou d Les lettrés eux mêmes ne
distinguent pas toujours le i du et c est pour eux une source
d erreurs dans la rédaction

I ar k Getle lettre est souvent confondue avec le t par les
Arabes Stumme March St Trip p 2o3 Trip Tun Bed Lied
p i5 n 3o Fischer Z Wortton im Ar in Mitlh Sem Or
Sprach 1899 West Asiat St p 977 Anm 9 etc Dans
notre dialecte le t devient souvent t mais le t ne devient guère t

d ar jb C esl un d emphatique il n existe pas dans noire
ti



b 2 e bouTTií 388dialecte où il est remplacé par le S Ces deux sons du reste sonl
perpétuellement confondus paries Arabes on entend plutôt le d
dans les villes et le S dans les campagnes Le d est général au
Maroc pour prononcer le tjp et le là

0 ar là C est le th anglais dur très emphatique tel que Ta
décrit Wallin Ub d Laule d Arab in Z D M G XII 1 858
p 626 Il représente croit on le classique Nous ne l avons
pas quant à nous entendu prononcer en Algérie et au Maroc
et nous ne l inscrivons dans notre tableau que sur la foi de Stumme
qui déclare que c est à celte lettre qu il faut rattacher la pronon
ciation du ¡jo et du Là à Tunis En Algérie le et le là tou
jours confondus et que les lettrés n arrivent môme pas toujours
à distinguer sont prononcés soit d soit S Au Maroc ils sont
prononcés en général d Dans ces deux pays les lettrés quand ils
lisent donnent autant que j ai pu l observer au ¡js le son de d
et au Là celui de S Toutefois je ne saurais affirmer qu il n y en
a pas qui prononcent le 6 Sur toute celte question encore
obscure voir Stumme Tun March u Ged I p xviii et Nal
uno Oss sid dial ar di Tunisi p h du t à p et les références
données

S pas de caractère correspondant en arabe C est le th an
glais doux emphatique qui dans notre dialecte est la pronon
ciation régulière du jb et du Là

s ar u Nous n avons pas d autres remarques à présenter
que celles que nous avons faites plus haul en parlant des chuin
ta nies Voir infra sub ç

z ar y Mêmes remarques que pour

ç ar ¡jo Ce son et celui de Ys sont continuellement confondus
par les Arabes cf Stumme Gr d tun ar index p 168 s v
Lau Tun March tí Ged XIX Trip Tun Bcd Lied i5 n 3o

Völlers in Z D M G 1896 p 32g 33o Il faul signaler en
dehors toutefois du dialecte que nous étudions les permutations
du ç et du z Voir des exemples dans Cheiibonneao in Rev afr
XlII 291 Maciiuel Préface xvin René Basset Les noms des
métaux et des couleurs en berbère Paris 1895 p 8 9

2 pas de caractère correspondant en arabe C est un z em
phatique il est souvent très net dans certains mois de notre texte
comme zeifêt voir supra n n 2/1 de la transcription Ce son est
assez répandu chez les Berbères Il y aurait lieu de rechercher si
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dans les exemples de transformation du f en î auxquels nous
venons de renvoyer la transibrmalion ne se lait pas en z plutôt
qu en z les auteurs n ayant guère jusqu ici songé à séparer ces
deux consonnes

pas de caractère correspondant en arabe Il est excessivement
rare on ne l a signalé qu en zcnâga Hené Basset Dial herb
p h en rifain Mouliér s Maroc inconnu I n h chez les Arabes
de Télouan dont le dialecte est extrêmement altéré et doit être
très curieux à étudier Mouliéras Maroc inconnu II 202 men
pitch Il existe à l état sporadique en Algérie principalement
dans les noms venus de l étranger

ar 0 Dans certaines régions il devient spirant c est alors
le b

b pas de caractère correspondant en arabe C est un b spirant
intermédiaire entre le b et le v il est répandu dans le Rîf Que
denpeldt op laud p io,2 n 2 ei dans le sud du Maroc où
nous l avons observé

ar o Aucune remarque spéciale

n ar j Il disparaît presque toujours quand il doit être dé
pourvu de voyelle et se transforme en voyelle longue et souvent
en î Cependant Stumme a signalé une solidité relative du w et
du y en tunisien Tun March u Ged I xxv Le w chez les
Berbères surtout se combine facilement avec les sons q g k
r k b et n Nous représentons alors cette nouvelle articulation
par q g le f k b et n cf Stumme Gr d schil 8 Märchen St
Trip 202 et 212

m ar j Rien de particulier dans notre dialecte Sur la per
mutation de m avec b voir Maciiuel Préface xvi avec n Hart
mann Lied d lib Wüste p 107 denir et Fischer Marokk
Sprichw p 22 du t à p n 2

n ar y Sa permutation avec l est classique sfila fàlem jî
lâli pour sßna fânem jiiâni etc cf Fischer op laud p k
du t à p n 1 Hartmann op laud p 58 etc mais peu
fréquente dans notre dialecte

n pas de caractère arabe correspondant Chez les Berbères
seulement à notre connaissance C est un n mouillé

ñ pas de caractère arabe correspondant C est la lettre espa
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Bené Basset Dial herb 3 9 Mouliéras Maroc inconnu I p i 5 9

n 3

w pas de caractère arabe correspondan l Combinaison de/j et
de m Ce son disent pittoresquement ceux qui l ont entendu chez
les Chaouia de l Aurès où il est classique ressemble à un grogne
ment de cochon v 11 est en outre signalé en zenàga et dans le dia
lecte de Ghàt René Basset Dial berb h 9

r pas de caractère arabe correspondant C est IV de la iuclle
nous ne l avons pas positivement observé nous même dans le nord
de l Afrique mais il doit y exister En tout cas nous faisons toutes
réserves et le mentionnons pour mémoire

r pas de caractère arabe correspondant C est un r palatal
il se produit nécessairement au voisinage des emphatiques par
exemple çivat de Les Arabes le distinguent du reste très
bien ¿uJsíJti JI Beaucoup de Marocains prononcent un r qui
oscille entre r et y

r ai L r arabe est un r fait avec la pointe de la langue
aussi est il parfois voisin de i cl perittUte t il avec lui cf Del
phin Textes p 200 1 3

I ar J Celte lettre permute très souvent avec n exemple
sâmënûccël pour Jjill UJI cf à ce sujet Fischer Marokk Sprich
p 19 n 2 Stumme Tun March u Oed 1 p xix xx Ciierbon
neau in Rev afr Xill 291 Machuel Pré/ace xx Talcott The
sp ar of N Mor loc cit p 568 56,9 Cette confusion est
fréquemment commise par les Kabyles qui parlent arabe et c est
un sujet de plaisanteries et de calembours pour les Arabes

pas de caractère arabe correspondant C est un l palatal
non guttural comme Í chez les Slaves Les Arabes exagèrent sur
tout l emphase de ce son dans le mol allâh et dans quelques
expressions comme yâ latîf Dieu doux D après le tajttîd
on ne doit prononcer 1 avec le tefkîm que quand la finale du mot
précédent est un fatha et non un kesra il y û tefkîm dans huwa
Jâh et non dans bismi llâh L7 s entend encore bien dans in ui3a
llâh et au voisinage des emphatiques et du q tqêllêq rtclre in
quieU cf Stumme Tun March u Ged XX et Delphin Textes
to

Nous avons adopté une gamme de quatorze voyelles on pour
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rait en augmenter le nombre indéfiniment mais sans grand pro
fit semble t il Les voyelles du côté gauche de notre triangle sont
sous l influence de l imâla qui est caractéristique dans a et è les
voyelles du côté droit sont sous l influence de l emphase â o ü
se produisent surtout au voisinage des lettres emphatiques Les
sons m et u sont très rares nous les avons entendus dans l arabe des
juifs du sud du Maroc Mogador par exemple et dans le berbère
de Figuig le dernier est en outre signalé dans le dialecte berbère
du Tafilelt René Basset Dial herb p i

Nous représantons les diphtongues de la manière suivante au
ci Elles sont fréquentes dans notre dialecte ce qui est peut
être un caraclère bédouin Sur au et ai cf Stumme Tun March
u Ged I XXVII

La nasalisation d une voyelle s indique par le tilde sans préju
dice de I m qui peut suivre ou non Ex kânjer p 3/17 1 17
3ÖMJ etc Elles sont peu nombreuses dans notre dialecte elles
ne plaisent pas aux Arabes cf Sonneck Six chansons in Journ
asiat t XIV juill août 1899 p 155 Stumme Tun March u
Ged XX 97

S 2

Il ressort de l énumération qui précède que le dialecte oranais
est peu altéré au point de vue phonétique et en effet à cet égard
il s éloigne moins de l arabe régulier que les dialectes des villes
ou des populations montagnardes et voisines des Berbères Ce n est
pas là que se trouve l originalité de notre dialecte elle réside
surtout dans la structure syllabique c est à dire dans un mode
particulier d agencement des consonnes et des voyelles qui est tout
à fait étranger à l arabe littéral mais qui parait universel dans
l Afrique du Nord toutefois il n est nulle part plus complètement
réalisé que dans notre dialecte et dans les dialectes bédouins ana
logues 1

On sait que les langues européennes se modifient surtout pai
la prédominance de l accent au détriment des sons voisins qui se
contractent et disparaissent il n en est pas de même dans
les langues sémitiques où l accent est peu développé et où les
consonnes sont d une très grande fixité 2 C est dans le peu de soli
dité des voyelles et en particulier dans la fragilité des brèves que

1 Surta structure syllabique en arabo vulgaire v HouDAs Précis sä Fi
sches Marold, Sprichw p 18 dut à p Stumme Trip Tun Bed Lied
p 18

Renan Ilist gén langues sém p 4 7 cf Stumme March a d St Trip,
p 921 Tun March u Gad xxxiy Fisoheb Mar Sprichw au début
id Z tyortton im Mam loo cit Ludeiutz Sprrchw aus Mar loe cit
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tération

Pour nous circonscrire à notre dialecte voici les lois qui
nous paraissent commander ce que nous appelons la structure
syllabi que

î La brève d une syllabe ouverte tend à disparaître Cpr Stumme

Tun March u Ged p xxx xxxi Ainsi Lii devient kbîr
s

2 La brève finale et le tanwîn disparaissent et là consonne finale
est ainsi rattachée à la syllabe précédente Celle ci devient une syl
labe fermée C est un fait général non seulement en arabe
mais dans les autres langues sémitiques Zimmern Vergl Gramm

0 Jp 16 Ainsi ¿L UÍ3 devient cl Idâb et non cl Idlâbu

3 Lm voyelle longue finale s abrège On dit cl qâdi et non el
Ar íqâdi de ¿Lilt qûlu et non qalâ de j JU naturellement si l on

ajoute une lettre I m redevient long qâdih son cadi et qâlûE

ils l ont dit pour uóti et jJli avec chute de la brève fi
nale conformément à la deuxième règle Cette loi paraît presque
absolue dans notre dialecte Moulie ras l a du reste formulée dans
sun Manuel algérien p iho sans faire de restrictions H résulte
de l examen des textes tunisiens donnés par Stumme que la loi ne
serait pas générale en Tunisie Nous verrons toujours du reste le
dialecte tunisien se rapprocher davantage des dialectes orientaux
que ne le font les dialectes algériens el marocains Sur l abrévia
tion de la longue finale dans les langues sémitiques cf Zimmern
cgi Gramm p 5o Parfois la longue finale disparaît entière

Almen c ivtjd pour iî JI alors que l Orient a gardé wadi

h Les triples consonnes doivent être évitées autant que possible
alors que d autres dialectes les admettent très bien par exemple
le tunisien Stumme Tun March u Ged xxxi 1 i/i i5 xxxn
1 3 u xxxiii dernière ligne l oranais les admet difficilement
Jl dit meskîna et non mshîna irêbtu et non yêrbta etc Toutefois
il y a dos exceptions comme nous allons le voir

Si l on applique simultanément ces quatre lois on verra que
tous les mots se ramèneront à des successions de syllabes longues
ouvertes ou ferme es et on sera conduit à formuler la règle pra

Le s compte comme uni lon nn et s abrège ei1 n mais naturellement s il
y a un sudixe If t réparai
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tique suivante pour la prononciation arabe des mots dans notre
dialecte

Les consonnes d un mot en commençant par la dernière doivent être
alternativement vocalisées brièvement et dépourvues de voyelles Si en
remontant ainsi,on rencontre une voyelle longue primitive on la main
tient et ion continue à appliquer la règle en remontant comme si elle
était elle même une finale

Quelques exemples vont éclaircir tout de suite la règle dont
l application n offre aucune difficulté puisque les règles 2 et 3
permettent de déterminer comment doit se comporter la der
nière voyelle et que la grammaire et le vocabulaire classique in
diquent quelles sont les voyelles longues

ARARE

DIALECTE ORANAIS 1

q ho r

qo b ri

qo 1 re k

q bê r na

m qâ b ra

má q bê r li

m qâ b re t na

k te b

ke t ba h

k te b ta h

me h le b

m ke t bi

me k te b na

On voit les différences énormes qu il y a entre cette pronon
ciation et la prononciation classique l inobservation de ces règles
révèle tout de suite au musulman quelqu un qui n est pas familier

1 t os consonnes sont séparées pour montrer relies qui sont vocalisées et

relies qui ne le sont pas

LITTERAL TRANSCRIPTION TRADUCTION

qabrun tombeau
¡jyxi qabrî mon tombeau
¿JjJíi qabruka ton tombeau
b ls qabrunâ noire tombeau

t

maqbaratun cimetière

jijj ja maqbaratî mon cimetière

LjjÁXÁ maqbaratunâ notre cimetière

¿¿¿5 kataba il a écrit
katabahu il l a écrit

k ú¿5 katabtuhu je l ai écrit
f

i iSSi màklabun bureau où l on écrit
u

ís SJá maktabî mon bureau
ÚjJlÍÜ maktabunâ noire bureau
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gènes à des altérations bizarres C est ainsi que la forme mqábra
probablement jugée peu euphonique à cause de sa double con
sonne initiale est habituellement remplacée par la forme mâq
qàbra qui en arabe régulier serait une monstruosité on dit
ainsi màqqâbrctna ff notre cimetière m mcddersa rcmédersa et
c est de beaucoup la forme la plus usitée Elle répond rigoureuse
ment à notre règle mà q qà b ra mà q qà b re t na me d
de r sa Ce redoublement est aussi amené par la nécessité d évi
ter l accumulation de trois consonnes 4 e loi Ex clmdersa avec
l article serait dur on dit eîmcddersa où il n y a plus de triple

consonne
Les Marocains ont résolu le problème autrement par l incor

poration de l article bien connue dans leurs dialectes ils disent
lemqâbra lemdcrsa Mais cette autre solution du problème eupho
nique répond absolument à nos règles et en est une intéressante

confirmation

c l me d de r sa le m de r sa
Voici maintenant des exemples contenant des voyelles longues

ils n offrent aucune difficulté

ARARE
LITTÉRAL TRANSCRIPTION

f 3l5 kâlibun

kilisIS kâlibuka
s

kâtibukum

IajÜCí makàlibu
y

¿IjgIsX makâhbuka
y

UJjjlXï tahâiabnâ

clolCxj naiakâtabu

TRADUCTION DIALECTE ORASA1S

secrétaire kâ te b

ton secrétaire kâ t be k

votre secrétaire kâ te b kum

des bureaux m kâ le b

tes bureaux m kâ t be k

nous nous sommes écrit t kâ te b na

nous nous écrirons ne t kâ i bu 1

Les règles que nous venons d exposer n ont d ailleurs rien d ab
golu même dans le dialecte que nous étudions En effet ce dia
lecte admet parfois des groupes de triples consonnes principale
ment avec les lettres r l s ç et dans ce cas les mots sont
encore plus raccourcis par rapport à l arabe littéral En voici des

1 En arabo vulgaire ou considère les trois personnes du pluriel comme
Imites terminées en Cf infra p Ao3
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exemples dans lesquels on verra en outre que si la triple con
sonne arrive à être trop dure on l évite

ARABE
LITTÍ3AL

ir

TRANSCRIPTION

darsun

LjU¿j¡á darsuiiA

çtirsatun

dirsatuka

dirsatuhâ

TRADUCTION

leçon

notre leçon

une dent molaire

ta dent

sa dent à elle

collège

mon collège

y J 0XmmjiXjs madrasatunâ noire collège

mançabalun

mançabatî

mançabatunâ notre emploi
4

Llallí mannv xbuna nos emplois

V
Mty 0

A
¿y±jMj¿o

l KMIykS

k oJó madrasalun
Q jls Xmij Sm madrasati

Au A

isy

emploi

mon emploi

DIALECTE ORANAIS

de r s

de r s na

de r sa

de r s tek

de r se t ha

me d de r sa

me d de r s ti

me d de r se t na 1

ma n ç ba

ma n ce b ti

ma n ç be t na

m nâ çe b na

Ces quelques exemples permettent de voir que malgré des
exceptions nombreuses le principe subsiste dans sa généralité
Dans le dialecte oranais il s applique avec beaucoup de régula
rité dans le tunisien d après les textes de Stumme il comporte
infiniment plus d exceptions mais néanmoins il nous paraît re
présenter la tendance de l évolution générale de la langue dans
l Afrique du Nord

Au Maroc il donne également la clef de la plupart des pronon
ciations il se vérifie dans les textes des Houwâra de Socin et
Stumme

11 est intéressant d appliquer la tbéorie à la conjugaison

A RAI F
LITTÉRAL TRANSCRIPTION TRADUCTION

tu as tuéoJÜÍi qatalta
s 4
Jxi qatala il a tué

DIALECTE ORANAJS

q te l t

q te l

1 Plus frémienl en oranais que mderta mil rst mdevtetm
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LITTÉRAL TRANSCRIPTION TRADUCTION DIALECTE ORANAIS

C Xx qatalat elle a tué qê t le t

iffl qataltum vous avez tué q te l tu
jss

yui qatalü ils ont tué qê t lu

J Jlfi aqtulu je tuerai nû q tâ l
j ja
V V

J kXj Inn íii IiiI till t lll Ur
fn f 11 o m qt Ll L Ht L tlO 1 il n 1 ñ IIII II liAi fi

J J

J i yaqlulu il tuera yâ q t i l

J XJujij naqlulu
i

nous tuerons ml q qñ t lu

s i YyjÀÀÀj taqtuluna vous tuerez tâ q qâ t lu

LJT
yaqtidâna ils tueront yâ q qû t lu

tí JtíJJöl uqtul lue q ti l
0

ipUi uqlulû tuez û q qâ t lu

dJUil aqtuluka je te tuerai nil q qiï t le k
cijciäAjc 1 uqtulhu tue le q qâ t la h
Ü tt

l JlXii uqtulha tue la u q tu l ha

Il y a deux remarques à faire la première concerne qtelt rt tu
as tuén qui d après notre règle devrait s écrire qêtlel mais il faut
remarquer que dans ce cas il y aurait confusion avec la 3 e pers

ssfern sing qêtlel JUJui reelle a tuen aussi a t on gardé afin
d éviter cette confusion une forme rapprochée de l arabe littéral

0

Jidxi pour la 2 e pers masc sing et la i rc du reste qui en
oranais ne se distingue pas de la 2 e La deuxième remarque
porte sur l étrange redoublement de la première radicale du
verbe qui se rencontre dans des formes comme nûqqûtîu ûqqûtlu
ftqqûtlah analogues à celles de mecldersa mêqqabra que nous
avons déjà signalées Assurément à côté de ces formes on trouve
nqûtlu qâtlu qâllah mais notre dialecte préfère de beaucoup
les premières qui se rencontrent du reste avec plus ou moins de
fréquence suivant les dialectes dans toute l Afrique du Nord 1

1 Son neck Six chamon avahes in Jmirn asiat 9 sórie t XIV n i
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L élude de ces lois delà structure syllabique poursuivie à fond

et avec plus d autorité et d expérience donnerait à notre avis
l explication de bien des anomalies Citons en quelques unes
seulement On dit tjckk tu devines tqûl tu dis sans voyelle
au préfixe tandis qu habituellement le préfixe en prend une plus
ou moins variable temài ctu vas tiïdriïb tu frappes la raison
de cette différence est évidente 1

t Je kk t qû l te m si
Des formes comme kebbërëlu elle l a informé ont une ten

dance en vertu de principes précités à s abréger en hebbertu mais
n y arrivent pas car il y aurait alors confusion avec la i et la 2
personne et cela signifierait aussi je l ai informé ou tu l as in
formé mais qêrrëbu ils se sont approchés s abrège en qêrrbu
et kcddëbu ils ont mcnli en kedbu Stumme Tun March u Ged
xxv March St Trip 2/10 De même dans notre texte su
pra 348 1 3a yâkulah il le mange devient yâkulah cl lend à
devenir yâklah

Les formes qbor 1 qtel avec soloùn sur la première radicale
s expliquent facilement et sans qu il soit besoin de recourir à Tara
nteen donl la conjugaison ressemble tant à celle de l arabe vul
gaire cf Zimmern ¿3 II 45 c et le chap du verbe Il suffit
de remarquer que l araméeu et l arabe vulgaire sont tous les deux
des langues vieilles et usées que les mêmes causes ont pu produire
les mêmes effets Celte absence de voyelles sur la première radi
cale explique aussi l apparition d un c euphonique devant beau
coup de mots crkeb entêq cf noire texte p 345 1 37 em
dersa remarqué par Hartmann in Lied d lib Wüste p 241
Des parlicules comme bi avec prennent ou ne prennent pas
de voyelle suivant les besoins de l agencement des syllabes
begf essij avce le dos du sabre supra p 3/47 1 36 kSwwa
héftah tt c est lui même Des formes comme estenna attendre
dans leur dérivation confirment la règle Elle peut aussi expli

inillel aoùt 189c p n C cile un cas de redoublement de la première
radicale d un verbe Mais il esplique seulement par l amour des redouble
ment explication qui sans être suffisante n est pas du reste contradictoire avec

la nôtre voir infra p 3gg ¿ioo
1 Sur les voyelles des préfixes cf Nallino Oss s dial di Tun p C et suiv

Cpr HouDAS Précis p 91
2 La plupart des noms formés de trois consonnes ont cette forme dans noire

dialecte mais il y a de nombreuses exceptions surtout lorsqu une de ces lettres
est une liquide ikelb qêlb der etc Les exceptions sont encore bien plus
nombreuses en tunisien d après les travaux de Stumme En général on suit
d Orient en Occident la transformalion de qrïçr en qçâr de qahr en qlmr qhov
de ser en sir/ srej de herd même en bred 4
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Maroc fréquente en Algérie lessâs au lieu de el asâs Cf Son
neck Six chansons in Journ asiat IX e se rie t XIII n 3 mai
juin 1899 P 52o Kampffmeyer e tudiant le préfixe ¿J ha dans
l arabe vulgaire du xn e siècle d après le divan d Ibn Quzmàn
remarque que le ha devant l imparfait est très souvent suivi du

ö p
techdîd ex ce qui répond absolument à nos construc
tions syllabiques de l oranais 1

ha n na s a l
Ainsi s expliquent encore des formes de noms propres comme

bellemjâhed pour bou l mejâhed afin de faire disparaître le me
bref SociN Die ar Eigenn in Algier in Z D M G 1899 t LUI
p ¿77 des formes comme ellegcir pour el gcîr ou el gëcîr
Stumme March u Ged Trip p 210 ainsi s explique enfin ce

singulier prénom de Mhammed 2 si répandu dans toute l Afrique
du Nord plus fréquent que Mohammed clans certaines régions et
qui n est autre que ce dernier nom prononcé à la mode maghri
bine Comme il est employé concurremment avec la forme clas
sique Mohammed les lettrés se sont trouvés dans l obligation de
l écrire dans leurs lettres dans leurs actes dans leur jugements
mais ne le comprenant pis trouvant trop barbare de mettre
un sohoûn sur la première voyelle ils ont imaginé de l écrire
Mohammed ce qui ne répond nullement à la prononciation car
on ne dit jamais mahammed mais toujours mhammed

m ha m me d

et ils écrivent dans les actes pour distinguer les deux noms ù

IxàlU et JlJU X La forme Mahammed d ailleurs qu ils ont
ainsi inventée n a même pas le mérite d être arabe Le Vocabulaire
destiné à fixer la transcription en français des noms indigènes qui
fait loi en Algérie suit naturellement les errements arabes écrit

Mahammed et renonce à l ancienne transcription administra
tive de tM hammedn qui bien que bizarre ne dénaturait pas la
prononciation indigène

La disparition des brèves et le redoublement secondaire de
certaines consonnes ne sont pas les seuls procédés qu emploie
l arabe vulgaire pour amener les mots au typésyllabique que nous
avons cherché à schématiser dans la mesure du possible il faut

1 Kampffmeyer Beitr z Dialectol d Arab I Das Marokk Part ka in
W Z K M XIII Heft I p 2 et 5

2 En Kabylie il est usuel d appeler le premier de ses enfants Mohammed
et le suivant Mhommcd ce qui est souvent une cause de confusion pour jes
Européens
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y ajouter un procédé contraire assez fréquent qui consiste en
l allongement de certaines brèves 1 Ex

ARABE

LITTERAL TRANSCRIPTION TRADUCTION DIALECTE ORANA1S

k rajulun if homme râ je Z 2

y waïiyijun 3 it saints wâ li

iX¿X¿

nAiU

ulama u 4

umanapU 5

rt savants

rthomme de confiances

su là ma

h ma na
j

i jiyT kubatáfU 6 tr notables k bâ ru

S 3

La disparition des brèves avec ses conséquences que nous
venons d exposer peut être considérée comme une des formes du
principe de moindre action par lequel s altèrent toutes les langues
Les consonnes s affaiblissent et la plupart des altérations que
nous avons signale es plus haut p 382 à p 3gî doivent être
rangées parmi les conséquences du principe de moindre action
telles le changement de q en en g en k celui de k en c de t
en f etc Même sans changer de nature les consonnes sont
prononcées avec plus de douceur dans les dialectes usés comme
ceux de certaines villes que dans les dialectes sahariens par
exemple Entre le d un Saharien du sud du Maroc et celui
d un TIemce nien ou d un habitant de Fez il y a une dislance
vérilablement extraordinaire Les voyelles ne s adoucissent pas
avec moins de facilité mais ce qu il y a de particulier dans
l arabe vulgaire c est que la prononciation des brèves devient
tellement indistincte et flottante qu elles semblent toutes tendre

1 Sur rallongement des brèves de l arabe littéral dans l intérieur des mois
Cf Zimmern op laud 5t b spécialement ligne 5 d en bas

2 La forme rjel suivant l autre procédé existe aussi mais elle traduit
ttpied L arabe vulgaire a ainsi utilisé ses deux procédés de transformation
pour éviter une confusion

3 Le double y final disparaît toujours en arabe pour faire place à y unique
4 Le hamza final disparait toujours en arabe parlé
5 Voir dans Sonneck Six chansons in Journ asiat XIII mai

juin 1899 p 5oo v 5i jyO idem XIV sept oct 1899 p 235
6 II faudrait y ajouter des contractions comme okkul ahkul pour cl hull

JjDl Stumme March St Trip a jli ou celle de men en mn et en m usuelle
dans notre dialecte cf Fischer Marokk Sprichw p 23 du tir à p Sonneck
op laud loe cit mai juin 1899 p 484 guttelha de l i ùî Stumme
March St Trip 271 avant dernière ligne etc
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dont l oreille est la plus fine e prouvent de grandes dillicultés à
les noter cf Stumme Tun March u Ged I xxviii Pour ce
qui est des voyelles longues un des adoucissements les plus
remarquables et les plus connus est celui de l a en a et en c
connu sous le nom d imâla Uimâla est bien marquée dans notre
dialecte Stumme l a trouvée très développée à Tripoli elle est
aussi bien caractérisée à Tunis elle l est moins dans le dialecte
algérien cf Stumme March St Trip 21 5 Tun March u Ged
I XXVIII Nallino op laud 5 sur Vimâla en général Zimmeiin
Vcrgl Gramm d sem Spr p 19 1 Parfois l arabe vulgaire
distingue les significations distinctes d un même mol par la pré
sence ou l absence de Ximâla dâr ttmaison dur il a fait il a
placéC est un procédé analogue à celui que nous avons déjà
signalé p 35a n 7 et p 364 n i48 Une autre manifestation
du principe de moindre action réside dans le changement des
diphtongues en longues Zimmebh op laud 62 25 a En par
ticulier dans notre dialecte la syllabe mau au commencement
d un mot provenant d une racine assimilée se change souvent en

mû et plus souvent en mî mîzàna de ¿¿jjj jí mawzûna cf Del
phin Textes p 31 4 1 7 p 3 i 5 I 1 o Eidensciienk et Cofien
Solal Mois usuels de la langue arabe p 127 Stumme Trip Tun
Bcd Lied i53 March St Trip 2 34 mais dans le Maroc on

i J o 0 0dit miizûna cl mîlûd nom propre de sjJJLiJî cl mawlûd cf pour
ce nom et ses analogues Socin op laud loe c¡ f ,p 486 mais
on dit mâlûd pour la fête de la nativité du Prophète En tout
cas la diphtongue disparaît C est encore au principe de
moindre aclion qu il faut rapporter une foule de contractions que
nos grammaires algériennes ne mentionnent pas par exemple
eSSârbu rrils combattirent p 348,1 1 de notre texte cf Stumme
Tun March u Gcd I xxiii xxiv ennejjem pour nenejjem p 347
1 32 de notre texte cf Stumme op laud p 19 n 1 etc
Notre dialecte ne manque pas d opérer ces contractions eupho
niques cf Sonneck, Six chansons in Journ asiat 9 e série t XIV
scpt oct 1899 p 2 34 255 t XIII mni juin 1899 P 484
520 Delphin Textes 291 I 3 d en bas La plupart des méta
thèses dont nous avons signalé la fréquence p 351 n 5 sont
inspirées par le désir d adoucir les sons Enfin certaines formes
de l arabe littéral trop rudes sont absolument proscrites comme
la IIP forme des verbes sourds si on l emploie on dédouble la
radicale doublée Ex fânen tt contredire et non rânn de yté

A côté de la lendance à l aífaihüssemcnt des sons il existe
dans notre dialecte et dans tous ceux d ailleurs de l Afrique du
Nord une tendance à l emphase et à l alourdissement sans que
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nous puissions nous flatter d expliquer cette contradiction il
devra nous suffire de la constater Qu elle soit contraire à la pre
mière cela ne fait aucun doute les consonnes emphatiques par
exemple n admettent jamais Yimâla de la voyelle qui les accom
pagne imâla et tefkim emphase semblent presque deux termes
contraires La transformation de t en t n est pas rare mais ce
qui est plus intéressant c est la présence très fréquente de
voyelles à prononciation emphatique à o û ê sans qu il y ait
de consonne véritablement emphatique par exemple dans notre
texte tûmwêr ihdêr nejjêbrek sàlga etc Naturellement dans
ce cas la consonne elle même tend peu à peu vers le tefkim
Une remarque qu on a souvent faite c est que quand les Arabes
empruntent un mot à une langue étrangère ils traduisent des
consonnes ordinaires par des consonnes emphatiques Ainsi fe
iyân ft officier v françiç k français qàlfât rr calfater Stumme Gr
d tun Ar 37 bâliciya police id s v qobtân capitaine
qarabUa carabine 1 çtarnpa presse Stumme Tun Miwch 71
n 1 Ce fait à peu près général a servi d argument au général
Parmentier op laud pour établir la similitude du t français et
du t arabe mais il faudrait dans ce cas admettre que le q arabe
correspond au k français et le ç à Ys ce qui est manifestement
impossible On pourrait y voir une manifestation de la tendance
emphatique que nous signalons mais il nous paraît préférable
d y voir conformément à ce que pense M René Basset un fait
tout psychologique la tendance qu ont les individus à exagérer
la prononciation des mots qu ils empruntent à une langue étran
gère les deux explications ne sont du reste pas contradictoires
La même exagération emphatique s observe sur les transcriptions
du grec ¿ülláj de anrdxtov y y ta j de xonwv Fischer Marokk
Sprichw p 7 8 de xavojv etc On en trouvera une
série d exemples dans Kachef er roumoùz d Abd er rezzaq cd dje
zaïry trad par D r L Leclerc Paris 187/1 n M 735 737 7/1 1
768 etc cf encore R Basset Noms berb des pl 5 et spéc
10 n 2 et toutes les traductions arabes du grec

Une autre tendance des dialectes vulgaires du Maghrib que
l on peut rattacher à la tendance à l emphase au moins au point
de vue psychologique c est la tendance à l alourdissement l amour
des formes lourdes massives Tous les auteurs 2 qui ont écrit à

1 Dans un texte de Hartmann y liyi s carabine Lied Lib Wüste p 177
2 On peut citer parmi tes derniers Stdmme March St Trip 209 S li a

Sonneck Six chantons arabes in Journ asiat 9 série t XtV n t juillet
août 1899 p ihi n 6 Jolt Poésie moderne chez les nomades algériens in
Rev afr Í5 année p 221 Mais ce dernier cite quelques exemples qui
curieux d ailleurs par eux mêmes peuvent s expliquer autrement que par la
tendance à l alourdissement
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ce sujet out signalé celle prédilection pour l emploi de para
digmes lourds peu usite s dans l arabe littéral comme J x

bêtlih tf melon qêddid morceau de viande dêllîla ombrelle
etc ou Jyïs comme debbâs bâton à tète lourde bekkûé
muet hallûf porc etc ou Jl¿¿ comme uhkàl mangeur

3okkâz bâton etc cf Stumme Gr d tun ar p 55 56
Ces paradigmes sont surtout très usités dans les noms propres
le vocabulaire officiel en fournit d innombrables exemples que
Socin a commentés dans son mémoire à ce sujet Die arabischen
Eigennamen in Algier in Z D M G t LUI 1899 p Í71 500
Il faut encore signaler des formes comme 1 2 qëjàïmi bavard
¿yijliá mkâzni cavalier attaché à l administration ¡Ji skiiti

silencieux signalées depuis longtemps par Ciierbonneau Rev
afr XII 70 et suiv XIII 90 Comme pour l emphase nous
voyons souvent les lettres simples des mots empruntés à une
langue élrangère se doubler en passant dans l arabe par exemple
bessît de l espagnol peseta Delphin Textes ig3 La rédupli
cation des lettres à l intérieur des mots que nous avons signalée
à propos delà structure syllabique est conforme à cet amour des
formes lourdes et très commune dans notre dialecte par exemple
dans notre texte sukkuntek ta résidence kessûtqh son vête
ment hëtterlein deux fois essemsu écoutez mennah de lui
summerha jamais de sa vie huwiva lui hiyya elle 1 di twwâr

douar cercle de tentes etc L abondance des quadrilittères
en arabe vulgaire doit être rattachée à la tendance qui nous oc
cupe Cherbonneau a fort bien mis cela en lumière Rev afr
XII 72 et suiv comparer Machuel Préface p xxxm

L arabe vulgaire tend en général à simplifier tout ce qu il y a
de compliqué dans le mécanisme de la langue arabe et il y arrive
par le procédé bien connu qui consiste à assimiler des formes
peu différentes c est ce que l on a appelé le principe d analogie
Il nous semble que l on peut ranger sous la dépendance de ce
principe les assimilations de voyelles dont l ensemble est habituel
lement désigné sous le nom d harmonie vocalique C est en vertu de
l harmonie vocalique que les voyelles voisines les unes des autres
prennent des sons qui sont aussi phonétiquement voisins Nulle
part dans l arabe vulgaire l harmonie vocalique n est plus sensible
que dans la manière dont la voyelle du préfixe de l imparfait
s accorde avec celle de la troisième radicale et cela est très sen
sible dans notre texte p ex yêgSêb il prend ijîbah il l ap
porte yêttêlgqh il le lâche nûqqûtlah je le tuerai etc
Sur l harmonie vocalique voir Stumme Tun March U Oed

Humma pour hûma in Stomme March St Trip 2IÎ8
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xxviii I 3 March St Trip 202 217 el spec dans l impar
fait p 929 L harmonie vocalique se montre encore dans
noire texte pour toutes les formes tçdbîr conseils tejrîb talis
man 75 sêrrêt a marquer de cicatrices yálqáh il le rencontrera
ûqqâtïah tue le etc Des applications plus directes du
principe d analogie se manifestent dans ce que nous appellerons
le sens de la trilittéralité lorsque par suite d un accident la
forme trilittère du mot n est plus apparente le vulgaire la réta

blit il ne dit pas J¿ qui tt dis JkH suf vois â zui tteon
è ytinue mais bien qui sûf zid il ne dit pas çtfa ttdescrip

tions mais bien çîfa cf notre texte p 3/19 1 i5 les mois de
la forme jb faucon atj ttoued ne sont plus compris par

vlui il en fait les trilittères wild hàz auxquels il donne le même
pluriel qu à fâr rat bâb porte ele wîdân et non

3 u b s jaudiya i àj bîzân et non buzât jita comme bîban et Jîrân
Ainsi ayant laissé tomber le o de jLai il en fait nûç et non

nuç ainsi il supprime les pluriels de la forme jjd et les ramène
í

ù la forme J k qu il comprend mieux mdân te villes sfûn
5

navires ktûb ttlivres au lieu de mudun su/un í¡ jjLL
hitub LjS seuls pluriels réguliers ainsi encore il ramène lea
formes en î à des formes en s hâya äjIä pour le classique
iL tfmodestie cpr Fischer Marokh Spricht p 37 du t ä
p ainsi enfin ¡1 crée des trilittères secondaires pour éviter
des formes qui lui semblent trop compliquées tkel pour
J Í3 Delphin Textes p 282 rettah pour cf Stumme
Gr diet tun ar gloss s v il régularise la conjugaison en
terminant invariablement toutes les personnes du pluriel par u
il trouve que les deux premières personnes diffèrent trop et
pour faire ressembler nahnu et nous tf à ana ft moin lit il le
transforme en ahna cf supra p 398 1 187 établissant
ainsi une analogie de son entre chacun des pronoms au singulier

el au pluriel 1
Telles sont nous semblc t il les différentes influences sous

lesquelles s altère l arabe vulgaire il faudrait y ajouter les ten
dances analytiques qui modifient la grammaire et la syntaxe
mais c est là un champ de recherches encore relativement peu
exploré et qui nous est encore trop peu connu pour que nous nous
y hasardions aujourd hui 11 faudrait signaler la disparition des

1 X riaque hinan cl l égyptien ihna Ziimkrn I crgl Gramm p 50 56
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68 Ii DOUTTË /iO/i Iformes qui ne se distinguent que par la vocalisation comme le
passif qui on le sait existait cependant encore en andalousien
l apparition de la fameuse particule ka confirmative du futur en
marocain et dont l origine et le processus d accolement au verbe
ressemblent tant a ce qu a signale M M Bréal pour l augment s
ou r de l aoriste et de l imparfait grecs 2 puis la particule b de
l égyptien pour le même usage et l emploi dans le même but
par les Arabes du Maghrib du verbe bra et peut être de

t f

les transformations du verbe lj qui arrive à servir de
verbe élren et prend diverses autres significations 1 les verbes
devenus auxiliaires pour indiquer le futur 5 les participes pris
adverbialement dans le même sens 6 l abandon de certaines formes
du verbe et la fréquence de quelques autres 7 Il faudrait étudier
à fond certaines questions difficiles comme celle des phrases con

1 Suivant le proverbe des étudiants qui ne savent pas mettre les voyelles
finales Wi py l mets te soukoûn tu seras sauvé

2 M dréal Les commencements du verbe in Mém Soc Ling t XI iv fase
p 279 sur ka voir la dissertation de Kampffmeyer déjà citée Fischer Ma
rokk Sprichw p 17 Lüderitz Sprächw loe cit lxxvii i¿Tavec Cpr
l emploi de kîf de kifma de kima en dialecte algérien et tunisien cf Stumme
Gr d tun ar i4a I 7 d en bas A Alger kima klebt lu veut dire il vient
de lui écrire et rah klebt lu il lui a écrit Cf Kampffmeyer op laud 227
228 et 2,3g

3 Cf Kampffmever Die arab Verbalpartikeln b m Marburg 1900 en
part p 7 et 3o b en marocain et p 7 8 pour bra Soc Stumme D ar
Dial d liouwdra loc cit p 11 boimitt il va mourir bunnimsi je vais
aller sur aba J I et l expression fréquente à Alger de ma bas il ne veut
pas cf Stumme March St Trip p 200 Trip tun Bed Lied gloss s v

4 Cf Machuel Pre/ xm Nalliro op laud p 7 8 Kampffmever Pfmfix
ka loc cit p a 31 233 Mouliéras Leg Gr Kab II 226 n 9

b habb en tunisien indique le futur comme I will en anglais Stumme Tun
Miirch u Ged et passim ci Nallino op laud i3 râh joue le même rôle
en égyptien Kampffmeïeu op laud i3

6 mâsi dans toute l Afrique du Nord fâdi surtout à l Ouest Delphin Textes
p ii6,l 2 Fischer Marokb Spricliw p 17 n 2 sâïr en maltais Kampff
mever Verbalpartikel b p 53 Il faut rapporter l emploi de tous ces auxiliaires
au désir de mettre un peu d ordre dans la confusion sémitique des temps con
fusion qui du reste existe à l origine de toutes les langues M Iíréal op
laud loc cit p 270 271 277 279 cf Machuel Préf xiv

7 Une des plus employées est la deuxième forme à laquelle tous nos manuels
donnent régulièrement le sens de faire faire sens secondaire qui masque aux
yeux des étudiants sa véritable origine La répétition d une radicale qui carac
térise cette forme est évidemment ta dernière survivance d une répélition de
la racine qui était faite pour donner plus d énergie à l affirmation exprimée par
le verbe Et en effet le sens courant de la deuxième forme est le renforcement
de l action marquée par la première tebbas pour Ibas suivre nejjem pour
njem pouvoir ou sa répétition hedder murmurer parler confusément de
hder parler jui etc De là à l action de faire faire il y a In transition
de l affirmation énergique au commandement et c est peu de chose C esl par
un procédé analogue qu on dit la la pour donner plus de forci 1 à la négation
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ditionnelles par exemple 1 Tout cela sort du cadre de ce très
modeste essai et dépasse les bornes de nos capacités Nous nous
estimerions satisfait de pouvoir contribuer à répandre parmi
les arabisants algériens le goût de l étude scientifique de l arabe
sans mépriser la pratique de la langue par la simple fréquenta
tion des musulmans base indispensable de toute autre étude
n est il pas permis d estimer davantage celui qui à cette connais
sance joint celle du mécanisme intime de l idiome vulgaire Cette
dernière étude seule peut lui permettre de pénétrer profondément
le génie de la langue vulgaire et d éviter des défauts qui malgré
la plus longue pratique dépareront toujours son discours aux
yeux de la masse illettrée par exemple les fautes contre la struc
ture syllabique qu aucun Européen n évite entièrement Nous
serions heureux en conséquence de voir nos arabisants adopter
les procédés modernes de transcription seuls capables de faire
faire des progrès à la science et sortir du conservatisme facile
dont l ignorance aime à se masquer nous sommes bien décidé
quant à nous à faire pour cela notre possible dans l enseigne
ment qui nous a été confié 2 On ne comprend pas que tandis que
l étude du berbère a été scientifiquement et brillamment menée

la Dans les tangues aryennes ce que tes hellénistes appellent un parfait à sens
de prêtent est une affirmation plus énergique que le simple présent et ces formes
renferment un redoublement vestige delà répétition primitive de la racine
Sncona rr je voisn ¡j é¡iova ff jo pense cf M Briîal op laud loe cit p 277 et
suiv En arabe il est connu que le parfait a souvent le sens d un présent
énergique Cf par exemple q lëlna nous avons accepté pour dire nous ac
ceptons dans noire texte p 3 ¿17 I 19 La forme bfît pour dire rr je veux
est plus énergique que nebfi

Cf KiMPFFMEïEn Prœfix ka toc cit p i4 n 1
1 Les ressources bibliographiques d Alger étant assez restreintes nous nous

excusons de ne pas avoir cité trois ouvrages qui n ont pas été à notre dispo
sition SociN Z arab Dial v Marokko Leipzig i8g3 Leiichundi Rudi
mentos de Varabe vulgare Madrid et Meakin An introduction to the arab of
Morueco Londres 1891 enfin nous n avons pas cité non plus sauf une seule
l ois le travail remarquable de M Bel sur la Djàziya paru récemment dans le
Joani asiat et qui renferme quelques indications confirmant plusieurs de
nos remarques grammaticales ce travail en effet a paru pendant l impression
des pages précédentes Nous devons aussi expliquer pourquoi nous ne pré
sentons pas de conclusions assignant à notre dialecte une position relativement
aux autres dialectes de l Afrique du Nord et résumant les caractères qui le
séparent de ceux ci La raison en est simple c est qu il n existe encore en
Algérie aucun texte étudié scientifiquement on manque donc totalement de
points de comparaison Nous devons nous conténler de répéter que le dialecte
oranais a non pas un caractère citadin mais un caractère bédouin il se rap
proche du tripoÜtain de Stumme mais ressemble moins au houwarii n de Soein
et Stumme seuls dialectes bédouins connus jusqu ici dans l Afrique du Nord
II s éloigne au contraire énormément du tunisien étudié par Stumme la gram
III lire tlemcénienne de M Marçais n apporter un nouvel élément de compa
raison Mais tant qu une vaste enquête n aura pas été instituée en Algérie
avec discipline tout classification cíes dialectes arabes est impossible



70 E DOUTTÉ 406en Algérie par une phalange d hommes émiiients en têle desquels
il faut placer le général Hanoteau et au premier rang de qui est
actuellement M René Basset l étude des dialectes arabes soif restée
honteusement stationnaire 1

Mustapha novembre iyo2

Edmond Doutté

1 Note ajoutée pendant l impression La grammaire llemcénieiine de M Mar
cáis vient de paraître mars 1903 et constitue le premier monument sérieux
que les arabisants français aient consacré à i étude des dialectes du Maghrib
On y trouvera plusieurs des remarques que nous avons faites ici longuement
développées et exposées avec une parfaite discipline scientifique et une éru
dition étendue

Impkimebie nationale Octobre igo3
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