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Violence et langage chez les Beni-Gavroche 
de Bagatelle(!) (quartier de Toulouse) 
Mansour Sayah 
Laboratoire Diasporas 
Universite de Toulouse Ie Mirail 

Des rna plus tendre 

Jeunesse de "insollciamce 
Je n'ai pu m 'empecher 
De penser a ces gens qui vivent de l' autre COle 

Bagatelle 

C' est IiJ au je vis 

Rue du cher 
C'est mon quartier 

Que peUl-on y laire? 
Va-I-on encore se ,aire? 

J'ai fa chance de sava;r ecrire 

Et je ne vais pas m'en/uir 
Seulement vous laire savoir 

Que par/ois il y regne Ie deseJPoir 
Une envie de partir 

Vou/oir m ' enfujr 

Ne plus rester 

Ne plus rouiller 

Mimi "la sage", 
eleve en terminale au Iycee polyv<l lent-Rive gauche-Leo Mirail 

Les centres-villes se sentent assieges. Les "Sherifs" sont lapides, les bus 
attaques comme des diligences. Certains des avant-postes. les ecoles, sont 

(1) Bagatelle: quanier peripherique de Toulouse que les jeunes appellent volontiers Bagdad 
City. 
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tombes aux mains de I'ennemi. Le shit a supplante Ie gros rouge. La langue de 
Moliere est elle-meme contaminee, defiguree. Les cabines t<!lephoniques ont ete 
destroyees, la banlieu ne repond plus ... La violence regne! 

Violence et langage ont la meme origine: Ie desir d'exister, de maitriser, de 
se proteger, de se reproduire, de se survivre. Le desir est violence ou tout au 
moins une forme de violence puisqu'il implique de s'integrer I' autre, de s'ap
proprier I'objet convoite, de se rendre pareil a un modele, donc de se faire vio
lence. 

L'echec patent de toute prevention a fini par provoquer une insurrection 
silencieuse des residents des quartiers ravages par la violence sociale. Annee 
apres annee, sondage apres sondage, la population tente inlassablement de crier 
Ie meme message a des gouvernants pOlitiquement divers, mais atteints d'une 
analogue surdite. Tout a concouru a compliquer, a retarder la perception de cette 
dure realite: l'aveuglement ideologique, les pieuses intentions, Ie desir meritoire 
de ne pas stigmatiser des populations deja defavorisees, Ie bon coeur poussant a 
morigerer plutot qu ' a sanctionner; enfin la croyance en une maxi me medicale -
en I'occurrence trompeuse - selon laquelle Ie preventif est mains destructeur que 
Ie curatif ... 

II y a sans doute de multiples raisons a cela. Nous n'en retiendrons qu 'une: 
I' ambiguIte du concept de la violence qui se decouvre des qu ' on tente de I' ana
lyser. Cette ambigulte, il faut tres certainement la comprendre comme expri
mant, au plan de la pensee et de la reflex ion, une ambivalence ressentie du plan 
existentiel, c 'est a dire au niveau de la violence veeue au quotidien surtout dans 
les quartiers dits difficiles. Pour Ie dire autrement, s'il nous est difficile de 
former une idee claire et simple de la violence, c'est d'abord parce que notre atti
tude it I'egard de la violence, notre comportement face aux phenomenes violents, 
n' est oi simple ni clair. 

Ce que I'on appelle «quartiers difficiles» ou «cites-Titanic», la mode cine
matographique aidant, n'est pas une excroissance parasitaire de la societe. C'est 
une caricature, un miroir grossissant des problemes qui agitent la societe dans 
son ensemble. On se drogue ailleurs qu'a Bagatel1e, les jeunes se revoltent ausi 

dans Ie seizieme, les adolescents souffrent d'un manque de reconnaissance dans 
tous les milieux. La faillite de la famille n'est pas uniquement l'apanage des 
quartiers diffici/es. Quant ilia delinquance, elle sevit de Tunis a Marseille, des 
couloirs du metro jusqu 'aux conseils d'administration des hautes societes. 

Si on considere que c'est Ie corps social dans son ensemble qui est malade: 
sa police, sa justice, son systeme educatif, politique . .. Les quartiers difficiles 
n'etant qu 'un member de cet organisme, plus sensible, plus expose, plus meurtri. 
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L'accentuation des inegalites et l'absence d'une politique volontariste dans 
ces cites visant a reduire les factures socio-urbaines ne poulTait raisonnablement 
pas croire a une amelioration de la situation. 

L' observation des territoires montre que Ie paysage type de la fracture 
sociale n'existe que peu. S'il n'est pas contestable que certains quartiers concen
trent plus que d'auters les difficultes, force est de constater que ceux-ci se defi
nissent aussi par leur diversite sociale et urbaioe. De plus, les maux doot souf
frent ces espaces urbains, ne peuvent etre attributes au seul «effet quartief>,. Le 
chOmage, la fracture gestationnelle, la precarite et l'insecurite frappent aussi a 
I'exterieur des quartiers difficiles. On remarque ainsi que les nouveaux terri
toires periurbains de lotissements pavillonaires, plebiscites par les classes 
moyennes et populaires, s'organisent aussi 11 partir d'une tres forte division de 
I'espace. Le processus de concentration des menages les plus modestes et la 
croissance de l' insecurite font deja courir Ie risque d'un dc5placement de la crise 
urbaine au rythme de la fragilisation d'une partie de la classe moyenne. Cetle 
fragilisation se revele notamment a travers la montee d'une forte insecurite 
sociale (developpement des emplois precaires, CDD, mais aussi devaluation des 
diplomes qui ne garantissent plus l'ascension sociale des jeunes) qui touche 
aujourd'hui les milieux populaires et une partie grandissante des couches 
moyennes. 

De leur cote, les categories dites «superieures» creusent l'ecart en profitant 
fortement des nouvelles mutations socio-economiques. La fracture sociale aug
mente mains que la pauperisation des popUlations deja fragilisees que par un 
double mouvement qui voit une partie des classes moyennes engagees dans une 
evolution regressive, tandis que les classes privilegiees creusent I'ecart sociale
menL .. et geographiquement: favorisee par l' essor metropolitain, la concentra
tion spatiaJe des categories «superieures» semble se renforcr en fai sant craindre 
une accentuation de la ghettoisation par Ie haut de la societe. Parce qu'elles 
s'inscrivent dans une periode d'accroissement continu des richesses et de dyna
misme economique, les logiques de separation sociale, culturelle et territoriale 
confirment J'avenement d'une societe eciatee. La dynamique des fractures 
socio-spatiales contribue a accelerer une recomposition poli tique marquee par 
une participation toujours moindre des categories popuJaires a la sphere 
publique et par l' apparition de nouvelles logiques politiques de plus en plus 
influencees par des specificites terri tori ales. Villes, centres, bantieues metropo
litaines, espaces perlurbains, zones rurales, ces territoires en mutation s' affran
chissent de la geographie traditionnelle. 

Mais il y a plus serieux encore: Ie decrochage social de ces jeunes del in-
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quents a fini par generer une eclosion de bandes locales dans ces quartiers dits 
«chauds» ou «en developpement social». Seuls, liVfes a eux-memes, ces 
<<jeunes» que nous qualifions de «Beni-Gavroche», ou de «fran~ais de trop» ont 
imagine de nouvelles structures, des comportements a1tematifs: Ie groupe, en 
premier lieu. Pas la bande permanente et organisee, mais ce que des sociologues 
americains appellent Ie «posse», expression que l'on peut traduire par «meute». 

Ces rassemblements temporaries de noyaux, plus reduits et stables, sont de 
veritables «ecoles de debrouille» mais aussi l'instrument permettant l'expression 
du «patriotisme de cite»: attroupements accompagnes de leur pitbull en cas d'in
trusion policiere, emeutes, etc. Dans ces cites interdites, ces meutes servent de 
pietaille aux caids Iocaux qui controlent Ie trafic de l'bero[ne et du hachisch. Ce 
sont aussi ces bandes qui diffusent Ie plus gros des stupefiants dans Ies ban
Jieues. Les members de ces «gangs» sont Ies obscurs, Ies sans-grade de cette eco
nomie souterraine qui s'epanouit aujourd'hui ouvertement dans ces quartiers et 
leur encadrement forme un noyau dur de delinquants, peu nombreux mais hyper
active. La drogue et I' argent se sont infiltres dans les failles de la societe urbaine, 
dans les espaces «mous» de ces contradictions. Une fois «dedans», ]a difficulte 
de s'en arracher est immense. 

«Tous les en/ants de rna cite et meme d'ailleurs, 
et tout ce que la cotere a fail de meilleur, 
Qui, tous les en/ants de mon quartier et meme d'ailleurs, 
et tout ce que Ie beton a fait de meil/eur, 
des qui voulait profiter de la pagail/e, 
d'autres qui n'avaient pas slame depuis un bail» 

"Tomber la chemise", groupe Zebda (1999) 

L' espace social au sein duquel evolue ces jeunes reflete et induit un espace 
de coexistence conflictuelle entre Ie fran~ais et les langues d'origine. Et c'est la, 
dans cet hybride linguistique, que s'actualisent des systemes linguistiques per
petuelkment ~oumis a la dynamique diglossique et que s'expriment les repr6-
sentations sociales qui sous-tendent Ie comportement langagier. 

Dans ce contexte Ia langue va se voir attribuer un role non negligible en tant 
que facteur d'integration, si les relais necessaries du type de ceux qui passent, 
entre autres, par I' ecole se mettent en place. Dans Ie cas contraire da langue uti
Lisee dans les banlieues pourrait evidemment contribuer a un mouvement de 
non-integration, puisqu'el/e se situe d'ores et dejii en porte a faux par rapport 
a la langue circulante» (GoudaiJIer,1997). C'est ainsi que celte langue est «recy-
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clee» en un veritable produit creatif et artistique de la nouvelle culture de la rue 
dans ce que Hugues Bazin (1995, p. 208) denomme <<les espaces interstitiels de 
creation culturelle» qui regroupent les arts et la culture hip-hop avec comme 
fleurons: Ie rap, Ie graph, Ie break-dance. 

Pour I'ideologie dominante, la configuration sociolinguistique des jeunes 
issus de I'immigration maghrebine ou africaine ne peut etre Ie lieu d'aucune pro
blematique particuliere. Une definition limitative d'un «bilinguisme» a la fois 
<<idea1» (locus oil s'additionnent deux langues parfaitement maitrisees) et «eli
tiste» (connaissance exclusive de langues de prestige socio-historique) leur 
denie trop souvent encore ce statut. Soit., en effet, ils presenteraient un deficit en 
langue d' origine, voire souffriraient d'une maitrise regressive des deux langues; 
soit leurs pratiques en langue d' origine, apprehendees sous des formes essen
tiellement pittoresques, sont frappees d' illegitimitti. De plus, Ie discours domi
nant, sous couvert d'une conception deficitoriste du bilinguisme, diffuse une 
ideologie qui vise a faire de la repudiation des langues et cultures d'origine Ie 
prix d'une hypothetique integration. 

Quoi qu'il en soit, la plupart des jugements sur la langue, lorsqu'ils ne sont 
pas etayes par des etudes et des statistiques serieuses, ont une portee ideologique 
bien plus que linguistique: dire qu'une syntaxe est pauvre, un vocabulaire vul
gaire, un tour relache, c'est qualifier la place dans la societe de celui qui les 
emploie. 

Parler de la tchatche des beurs a un avantage: cela permet d'eviter la confu
sion, frequente, entre niveau stylistique et niveau social. 

Tchatcher, pour certains enseignants, veut aussi bien dire parler que mentir. 
Mais ils tentent de redonner du sens aux mots pendant que d'autres les en videJt, 
altemant promesses non tenues et menaces ex.ecutees. Ils tentent de restaurer une 
confiance perdue en sachant que Ie respect n'est pas un dO: iI se merite, quand 
discours et comportement sont coherents. Si I' on annonce un plan Marshall, il 
ne faut pas qu' il se traduise en un plan martial. Quelques exemples pris au 
hasard de leurs conversations: 

- Diouam la verite vraie koi kema? 
Traduction 
- AUez, repondez-moi franchement, vous ... vous etes mariee? 

- Ouam, pour'" pecha j ' ai une tactique trap magique, la! 

(2) Les «r» notes en caracteres gras soot prononces generalement comme [xl 
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Traduction 
- Eh, moi pour draguer j' ai une tactique IrOP magique, qui tue! 

- On s 'voit un soir ou j'suis libre? 
Traduction 
-Est-ce que je pourrais vallS revoir un soir? 

- Ma grand-mere La pute si t'es pas la minch d'ma vie ouat! 
Traduction 
- Allez un sourire de toi et je quitte rna grand-mere 

Et rien que pour brouiller les pistes d'un jeu deja complique, non seulement 
les parlures varient selon les banlieues mais aussi selon les cites. A Bagetelle, on 
parle de «tilloD», c' est a dire Ie verI an pour parler «branche», pour eire dans Ie 
vent. 

Exemple: ecout=oute=teck 
Abuser=zeab=zeb 
Bonjour=jourbon=jourb 

A Empalot. Ie «treuilmoD» dont les suffixations en «av» sont influencees 
par Ie manouche, exemple: je bedav (je fume), je vais Ie marave (je vais taper), 
c'est p6rav (c'est nul). 

Sans compter les differences selon les communaures, !'age, les bizness ... 
Comme dans tous les argots, les emprunts de vocabulaire(l) sont eux aussi 

Ires nombreux. La cite etant un lieu multiculturel, ils sont representes par des 
mots d' origine. 

-arabe: 
doura: viree 
hchouma: honte 
hram: p6che 
jezzi: .rete! <:a suffit! 
Qolli : dis-moi 

(3) Sayah, M. «Voulez-vous tchatcher avec les sauvageons1» Cahiers de ['Association for 
French Language studies. 5.3, Autumn 1999, pp 41-42. 
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- t,igane: 
pillav: boire 
chourav: voler 
nina: jolie fllle 
- africalne: 
go: deformation phonetique de J'anglais girl 

makoume: homosexuel 
teup: prostitue, pUlain 
- ou de J' argot anglo-americain: 
destroyer: frapper, cogner 
dope: drogue 
job: travail 
"flipper: avoir peur; flipper sa race: avoir tres peur 
sniffer: absorber (en inhalant) de la drogue 
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Ce ne sont la que quelques exemples des emprunts a d' autres langues que 
I'on peut relever dans la langue banlieusarde qui va alimenter dans des propor
tions plus ou moins importantes la langue fran,aise circulante. 

Le vocabulaire est sou vent marque par un certain nombre de proeMes de 
creation. Voiei les plus courants: 

- L',yout d'un sufflXe, soit pour creer un nom a partir d'un verbe (flip
per-+f1ipette), soit pour designer une activite, notamment au moyen de 
«man», empruntt! a J'anglais (drogue-+drogue'man = vendeur de drogue). 

- La transposition d'un mot dans une categorie grammaticale: ainsi Ie 
mot «doigl», mis en verlan, donne «oide» prononce [wadl qui devient un 
verbe; ou encore la loeution «guelta» prononc!! [goeltal, verlan de ta 
gueule. 

- Le glissement de Ia signification: I' usage des mots !!tant moins fone
ment fixe que dans Ie fran,ais standard, les sens sont parfois mouvants 
ou changent rapidement. AiDsi «bedave» veut dire tantot «fumer», tantot 
«faire l'amouo>. 

Or ces metissages sont cODsideres comme une «menace» par ceux qui 
defendeDt la purete de la langue. En incorporant des mots d' origine etraDgere 
(arabe, creole, bemere ou manouche) on est en train de «defraneiser» Ie fran9ais! 
Et Jean-Pierre Goudailler admet que «de nos jours, les epices empruntees dans 
la langue !ran,aise sont de plus en plus emprunrees d des langues etrangeres. 
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Meme si l'argot traditionnel a su s'alimenter de termes errangers, ille faisait 
dans des proportions mains importantes. »(4) 

Largement vehicule par les paroles des rappeurs, Ie langage des Beni
Gavroche tord, malaxe, transforme les mots avec force inventivite . .. ii tel point 
que pour les non-inities iI est aussi difflcile ii maitriser que I'imparfait du sub
jonctifl On y retrouve pourtant les procedc!s c\assiques de manipulation de la 
langue: 

- Des metaphores: une beleue, line rale, une souris, une taupe, une gazelle, 
un bouquet, un vrai bonheur pour une file avec de beaux airbags (seins) 
au un bel aerodrome et de belles quilles au de beaux gigo/s (jambes) ; bref 
c'est un canon, une bombe, de la baklaoua .. . quoi ! (par reference a la 
patisserie orientale). Par contre une fille maigre est une findus, une 
raqueue, un fax ou un skeud (un missile). Une WW est une femme vierge 
par reference a I' immatriculation temporaire d'une voituce neuve. 
Changeons de registre, un tahan est un can, un fou est un auf, un voile, un 
mahboul, un tocard. 

- Des metonymies: un tireur, un bleu designe un flic, un stylo une arme, un 
creleux un punk, les neg's, les greunes, on les cainf ris les africains, llne 
casquelle est un controleur qui peut aussi etre designe comme un goumi 
(une balance) .. . 

- La troneation des mots: bi" pour business, rapine, vol, trafics iIIicites, vi 
pour vilain, mechant loup, un redouble (oueld hrarn), "au pouc zoulou 
autrement dit un sacre bandit, leur voire leurleur pour contrOleur. 

- La re-suffixation de termes d' origine argotique comme dans: j' me suis 
fait couillav (couillonnec), j 'me suis fait amaniquer (amaquer). 

Autre caracteristique paradoxale des argots: leur grande richesse lexicale ne 
porte que sur un nombre cestreint de domaines biens specifiques. Les grandes 
thematiques c\assiques sont I'argent, les affaires iliicites, Ie sexe et les femmes . .. 

Dans Ie «parler jeune» voire dans Ie parler des «Beni-Gavroche» sont venus 
s' ajouter d'autres tMmes relatifs au mode de vie dans les cites: la famille, la 
bande de copains, Ie chomage, Ie trafic illicite, I' insecurite, Ie sida beur ... 

Ces changements de thematiques constituent egalement probleme: ils mar
quent une rupture par rapport aux functions traditionnelles des argots. Selon 

(4) Op. cit. 
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Louis-Jean Calvet iI faut derinir I'argot par les fonctions qu'i1 remplit. Or, la 
principale est une fonction cryptique (cachee): les voleurs qui preparent un 
«coup» ne tiennent pas il etre compris des passants qui les entendent. C' est ce 
que Fran~oise Mandelbaum-Reiner appelle <<Ie jeu du tiers exclu» "': si deux bou
chers veulent se dire devant les clients d' ecouler d' abord Ia viande mains frruche 
iIs se parleront dans l' argot de leur metier, Ie Iouchebem. Cette fonction cryp
tique des argots s'accompane d'une fonction ludique et d'une fonction identi
taire. Certes, la fonction crypto-Iudique est presente dans Ie langage des cites: 
«quand tu parIes en teci dans Ie bus tu peux semer Ia pagaille et c' est ce qui 
m'interesse» nous a contie un Beni-Gavroche. D'autanl que ce langage est pra
tique par des jeunes qui s'amusent a apposer des suffixes parasitaires, instito 
pour instituteur, directo pour directeur. 

Autant I'argotier traditionnel se sentait-illi" il son quartier, autant Ies locu
teurs des «quartiers-Titanic» ne peuvent trouver de refuge linguistique identi
taire que dans leurs propres productions linguistiques. 

De la mosai'que Iinguistique des diverses communautes des cites, dont I'ex
c1usion est Ie point commun, est issue cette «interiafigue», veritable vehicule 
interethnique d'une culture que Louis-Jean Cal vet nomme «intersticielle». 

Quant a la chanson, elle cultive des proeedes bien connus de la poesie 
comme la paranomase (succession de sons semblables). <<Arretons plutot que 
cela traine, on ne draine, mome, encore plus de haine ... » chante Ie groupe NTM 
(Nique Ta Mere). 

Le codage revele a Ia fois Ie desir de ne pas etre compris des ennemis poten
tiels (profs, parents, educs, police ... ) et un rapport ludique avec la langue, car la 
langue est un plaisir de bouche, un plaisir voluptueux (pauvre ecole, qui fait 
plutot face de careme sur ce point). 

La tchatche des banlieues ne se caracrerise pas seulement par I'originalite 
de son lexique et Ia creativite morpho-syntaxique qui lui est propre mais aussi 
par Ies particularites de sa forme son are. 

Le plan de la prononciation releve d'une dimension d'autant plus c1assante 
qU'elle est directement perceptible. Si I'appreciation par tout un chacun des 
registres de langue de ses concitoyens peut parfois etre sujetle a controverses, iI 
ne peut nous etre conteste certaines competences concernant les fines classifica
tions que nous sommes capables d'effectuer des qu'i1 nous est donne de perce-

(5) Mandelbaum-Reiner, F. «L'argo[ ou les mots de la pudeur», Langage et Societe, no. 75, 
mars 1996, p. 46. 
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voir de la parole. Nul hesoin de saisir une grande conversation pour situer Ie 
locuteur sur I'echelle sociale, se persuader de ses origines geographiques et de 
son appartenance culturelle. Un simple <<jourboD» et voila notre «am» Ahmed et 
son «khouya» Kader enfermes dans la categorie «haute securite» des jeunes, de 
cites, immigres, categorie dont nous jetons la de, surs de nos jugements de 
valeur en ne laissant aucun espoir d'evasion a ces nouveaux prisonniers de I'ex
c1usion. Le hie, est qu 'en chaussant nos lunettes pour essayer d 'y voir plus clair 
dans I'obscurite des coursives d'immeubles, on s'aper~oit que les individus, 
sources du f10t sonore qui nous a agresse I'oreille, ne portent pas tous I'un des 
99 prenoms sacres du Coran. Oui, il y a «contamination» et propagation des 
caracteristiques de la prononciation du parler des cites a I'ensemble des jeunes 
y trainant leur baskets. La langue de ces jeunes trouve egalement son unicit6 
dans sa mani~re d'Stre exprimee (oralement) et pas seulement dans I'incessante 
et prolixe creativite lexicale et morpho-syntaxique dont ces tchatcheurs de quar
tiers la nourissent. 

Comment tel phenomene est-i1 possible? 
Les situations diglossiques inh6rentes aux lieux d'habitat que sont les cites 

engendrent chez les «seconde G» des bilinguismes individuels difficilement cer
nables d'un point de vue plus particulierement Iinguistique compte tenu des 
nombreuses variables pouvant influencer I'acquisition des deux langues (acqui
sition simultanee ou successive, en famille ou a I'ecole .. . J. Comment des lors 
juger du niveau de maitrise des langues matemelles de ces jeunes et apprehender 
significativement les marques transcodiques dans leur parler? 

Tenter de degager certaines tendances du plan de la prononciation chez des 
groupes d' individus bilingues pratiquant les mSmes langues est chose aisee pour 
tout Iinguiste. L'etude des langues en contact et leur influence reciproque ame
nerait probablement 11 la mise en evidence d'une certaine subordination (pour 
reprendre la terminologie de Titone, bilinguisme coordonne, compose ou subor
donne) d'une langue envers I'autre pour ce qui est de certains traits phonolo
giques ou prosodiques. 

La problematique devient tout autre lorsqu 'il s'agit de degager une tendance 
generale, c'est a dire a I'ochelle des cites. de cette prononciation particuliere 
adoptee par un ensemble d' individus dont les bilinguismes n'ont en commun 
que la pratique du cefran. 

Retournons un instant dans nos coursives pour nous detacher de nouveau de 
nos a priori. Les jeunes des cites dont nous parlons ne sont pas tous issus de I' im
migration ou bilingues; iI est temps de porter un regard realiste Sur la vie des 
cites et sajeunesse. Arretons de nous focaliser sur un seul aspect de cette realite 
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parce que nous l'envlsageons comme la seule voie menant a "expJication de cer
tains changements observes dans la societe fran~aise y compris l'apparition d'un 
fran~ais nouveau qualifie par certains'de fran\=ais «avance». 

Si la voie d'une etude phom'tique serieuse (portant it la fois sur les aspects 
phonologiques et prosodiques) sur les influences reciproques des langues en 
contact dans les situations de plurilinguismes presentes dans les cites et chez les 
jeunes y vivant en particulier, est toute ouverte, pourquoi ne pas envisager la 
problematique sous un nouveau jour? 

Depuis quelques temps deja les etudes des faits de parole ont pris Ie pas sur 
ceux de la langue donnant ainsi de l'importance aux sujets parlants. Nos sujets 
a nous sont I' ensemble des jeunes des cites dont nous avons evoque la situation 
linguistique particuliere et dont la situation sociale n'est pas moins difficile a 
envisager. Au regard de la societe, il est evident qu' ils se situent au plus bas de 
Ja fameuse echelle qui nous sect d'unite de mesure sociale et sans laquelle nous 
ne pourrions veritablement pas nous opposer et donc exister. Comme chacun Ie 
sait, cette echelle est bien difficile a gravir, aussi renvoyons-nous probablement 
l'image negative qu'ont de nous les «categories superieures» sur celles que nous 
jugeons «inferieures» sans que veritablement cela ait de sens. Chaque categorie 
se voit reconnaitre des caracteristiques prototypiques, sociolinguistiques entre 
autres, qui sont admises selon un consensus obscur par l'ensemble de la societe 
y compris par les members des categories concemees. Certains les confineraient 
volontiers chez les «hors-Ia loi», rejoignant ainsi l'image-clicM des grands ban
dits de la Belle Epoque defiant la societe par leurs actions et leur nouvelle fa,on 
de s'exprimer. <<Situe a l'ex/reme sud de la langue partee, la OU hier, it y avai/le 
jargon des princes, aujourd'hui on trouve la parlure de la generation-citb>'''. 
Que dire de l'image que cesjeunes exclus ont d'eux-m~mes? 

A y regarder de plus pr~s, la fracture linguistique n'est peul-8tre pas aussi 
importante que la fracture sociale et les donnees sociolinguistiques sont a m~me 
d' en reduire la portee. Ainsi les specificites de la prononciation du cHran ne 
seraient pas lOutes caracteristiques du seullangage des cites mais sont partagees 
avec I'argot, les usages farniliers du fran~ais de m~me qu'avec Ie fran~ais popu
laire. La fracture linguistique, y compris et surtout au niveau de I'expressivite 
oro-verbale, se manifesterait d'autant plus que la fracture sociale prendrait de 
I' importance. Le glissement du fran9ais populaire vers Ie fran~ais des cites 
s'opererait alors tout natureJlement sous I'egide d'une jeunesse, aujourd'hui 

(6) Sayah, M. Le fran~ais des «basquets-casquettes», Cahier 5.1, Spring 1999, p. 27. 
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comme de tout temps, «revoltee» et done «inspiree». Les pratiques Iinguistiques 
des generations-cites ne sont en definitive qu'un fran~ais populaire nouveau, la 
forme d'expression linguistique d'une cauche sociale qui n'existait pas jusqu'a 
ces demieres annees et qui apparait aujourd'hui comme faisant partie integrante 
de la societe fran~aise. Le langage des «S» (les suspects) est un facteur identi
taire fort qui resserre les liens soeiaux et qui passe en ces temps et Iieux, outre 
les origines culturelles. 

Les tendances de la prononciation de la tchatche des banlieues sont done 
susceptibles d'etre envisag6es comme etant d'origine ethnolinguistique ou 
sociolinguistique. Quelle que soit ['option de recherche choisie il peut deja eire 
interessant d' ouvrir la voie a llne premiere observation puis a une analyse de cer
taines particularites discursives: 

- sur Ie plan phonematique 
- allongement des voyelles placees sous ['accent 

exemple: Qu'est-c'que III veux, khroutous! (emigre economique) 
- assombrissement des voyelles posterieurs 

exemple: Arrose, arrose les gazelles! (depense pour les filles) 
- chute du «e muet» 

exemple: Poz' ton arm', monsieur Ie gendarm'! 
- troncation de voyelle inaccentuee 

exempte: T'as vu les hourj'! (bourgeois) 
- on note une posteriorisation dulieu d'articulation du [R] qui est souvent 

prononce grasseye, ou bien proche d'un [Xl 
exemple: Nique ta race! (refMchis!) 

- certaines cosonnes deviennent plosives en position initiale 
exempte: Niqu ' ta mer' 

- troncation de syllables ou de portions de mots 
exemple: les an ' ies (aneries) 

Ces quelques caracteristiques se retrollvent egalement dans Ie fran~ais 
populaire et Ie fran~ais ordinaire decrits par F. Gadet. A premiere observation 
done, aucune particularite qui ne permette de considerer Ie 'cMran comme une 
forme Iinguistique autre que populaire. 

- sur Ie plan prosodique 
- modification du rythme comme resultat des nombreuses troncations (apo-

cope, apherese), de ['augmentation du nombre des syllabes fermees (chute 
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des voyelles inaccentuees et emprunts A des langues a syllabation fermee 
comme I'arabe) et d' une accentuation expressive marquee. 
nest caracterise par sa rapidite, la succession de sequences hachees 
exemple: ucht gaval, pillav, pillav! (tais-toi jeune fille, bois et lais-toi!) 
accompagnees de ponctuation interne ou finale procuree par des elements 
que F. Gadet appelle des «appuis du discours» 
exemple: Quoi, quoi! C·est magique, fous Ie camp ou j'te nique! 

- renforcemenl de I' accentuation expressive 
exempte: lezi, wanah, si j't'atITape, j ' te nique! 
et influences sur I' accentuation linguistique 
exemple: Khouya, passe-rnoi un monsUiur garo (mon frere, passe-moi une 
cigarette) 

- les courbes intonatives preseotent Ie plus souvent des ondulations aux cas
sures sur les syllables accentuees 
exemple: Reste soft, makoume! (homosexuel) 

Go, go! Je alni manmutch ! (ouh, quelle nana, j'espere que Ie bon 
dieu me gardera la vie) 

C'est au niveau des elements prosodiques que I'Ooart par rapport A la norme 
du francais standard est Ie plus remarquable et remarque. Remarquable parce 
qu'il est assez important pour que I'on se pose des questions sur I'essence de 
celte fracture et que I' on envisage soit un nouveau glissement sociolinguistique 
sinon la mise en evidence de marques ITanscodiques. Remarque pour deux rai
sons. La prentiere est I' eXITeme sensibilite que nous developpons a propos des 
phenomenes supra-segmentaux de la langue fran,aise et donc de ci qui s'en 
Ooarte. La seconde est I'association du geste A la parole qui n'en accentue que 
plus Ie decalage observe. La parole c'est du mouvement, parler c'est aussi s'ex
primer au ITavers de comportements proxentiques et kinesiques qui ne peuvent 
au merne titre que cette demiere s' affranchir de leurs origines culturelles et 
sociales. 

Relever la ghettolsation sociale dans laquelle ces jeunes sont assignes c 'est 
comprendre I'eloignemenl progressif d'avec la norme en cours dans notre 
societe, societe qu 'ils rejettent avec autant de violence qu'ils en son! rejetes. 
Cette violence, nous ne la percevons pas seulument dans I'utilisation d' un voca
bulaire qui nous choque sinon nous surprend mais aussi et plus particulierement 
dans la prononciation, dans I'oralite au sens Ie plus strict du terme. Mais ceUe 
violence est-elle reellement manifeste dans I'actualisation orale du parler des 
cites? 
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Une question fondamentale qu'il devient necessaire de se poser et qui nous 
ramene au concept de violence precedernment Mfini, un concept infiniment com
plexe s'il est ii souligner. n s'agit alors d'envisager si la violence est veritablement 
presente dans la fa,on de s' exprimer oralement de ces jeunes ou vecue par autrui. 

La destruction de la langue fran,aise standard, tant au niveau lexical que 
morphosyntaxique, est sans nul doute un acte de rebellion, une forme de pratique 
sociale d'insQumission qui vise a exclure autrui du cercle des «posse». Or ric
respect des convenances verbales s'etend aussi i\ l'expressivite oro-verbale. 
Scander un «nique ta mere» It un gaulois de passage ou It son «khouya» du 
«(posse» ne prend toute sa valeur que parce qu'H est deverse dans un flot sonore 

en dephasage avec la substance phonetique du fran,ais standard et accessoire
ment accompagne de gestes en decalage d'avec la norme culturelle en vigueur. 
Parler fort, parler vite, parler Mphase est une forme d'agressivite qui revele 
mains de violence qu'un comportement de defense, reaction primaire de tout 
etre qui se sent en danger. L'issue de joutes oratories, camme iI s'en deroule 
desormais en milieu urbain, est bien souvent a l'avantage de celui qui maitrise 
la forme plus que Ie contenu d'autant qu'il s'organise autour d'une tMmatique 
injurieuse qui bien que developpee n' en reste pas moins fort commune. 

S'il est des comportements tels que Jes actes de delinquance, la territorialite 
ou la creation d'un parler des banlieues dont on peut considerer qu'ils emanent 
d'une certaine forme de conscience, il ne peut etre de meme pour ce qui 
concerne les comportements expressifs oraux. La creation lexicaie, sa richesse, 
son renouvellement constant sont autant de temoins d'uo desir conscient de s 'ex
elure, du moins momentanement, de la societe pour jouir du plaisir de ne pas eire 
compris et de s'octroyer ainsi au-dela de la manipulation ludique de la langue 
commune une parcelle d'existence sociale, une certaine fonne de pouvoir. Un 
pouvoir de la parole qu'illeur est finalement accorde non pas au moyen de cette 
impermeabilite lexicale mais davantage par I'imposition d'un flot de parole 
depassant les limites de la sphere sociale et faisant intrusion dans noire bulle 
intime. Qui ne s'est pas trouve dans une telle situation lors d'un trajet en metro 
par exemple? La violence, sinon l'irrespect, est done bien per9ue par l'entourage 
de ces jeunes qui profitent, l' espace de quelques instants, de cet ephemere 
moment de gloire, celui d'avoir deranger. II est toutefois, au-dela de cette forme 
d'expression, une manifestation du mal-etre qui transparail de fa~on evidente et 
qui echape indubitablement i\ la conscience, individuelle ou collective. La vio
lence vecue resulte alors du fait que les comportements expressifs oraux ainsi 
que les comportements gestuels qui les accompagnent s'ecartent fortement de la 
norme vehiculee par la grande majorite. 
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Violence ... agressivite ... voila des mots qui assaisonnent tous les discours 
fades et rechauffes sur la banlieue. Oil est la violence de ces gosses? Dans leurs 
actes? Dans leurs paroles? N'y a t-il pas plutot dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils 
dissent, une forme de rudesse, une maniere de communiquer sans fioritures, 
caracteristiques a la fois de I'adolescence et d'une culture populaire? La vio
lence de ces jeunes ne vient-elle pas surtout de ce qu ' ils subissent au quotidien? 

La creation est une forme tres forte de resistance. Une resistance aux idees 
et valeurs diffusees au sein de la societe qui, des l' ecole impose une morale dont 
on ne sait veritablement si elle est voulue par l'Etat, par certains pcuvoirs ou si 
elle releve d'une certaine forme de morale collective inconsciente. «Dans les 
ecoles, On a un programme destine ii un but, qui est d'abetir les gens et de les 
emp,cher de reflechir; ~a on Ie sait, on peut lutter parce que c'est clair>' a 
declare un militant associatif du Mirail. Mais cette presence au confluent de plu
sieurs sources linguistiques et culturelles et cette vocation a melanger les heri
tages constitutifs des personnalites sociales de ces beurs temoignent de ieurs pra
tiques \angagieres qui incament, mieux que tout autre element de leur culture, 
leur revendication identitaire. 

Dire qu'il existe une langue des quartiers voire des cites sous-entend qu'il 
existe une langue de la ville. Vrai dans la mesure oil il n' y a pas un fran~ais mais 
des fran9ais qui s'expriment grace it des formes oraies variees. 

Pas besoin d'etre ie premier de ia classe pour rappeler qu'un ouvrier spe
cialise ne s'exprime pas comme un membre du Conseil d'Etat, un professeur ne 
caquete pas de la meme fa90n que la concierge, pardon la gardienne. 

Interlangue cryptee, formules-chocs, expressions patoisantes, joutes oratories, 
si Ie verlan est articuie, permet des inventions, des toumures originales, il n'en 
constitue pas pour autant une langue. Mais plutot une pratique de la langue. Et une 
pratique in vivo. Une experience immediate issue d'une appartenance, celie de son 
possi (son propre groupe d'amis) ou d'une rencontre, celie du premier venu. 

Cefran ethnique, cUran musique, cefran arabique, cefran anagrammique, 
cerran atypique, cerran parodi que, cefran Iyrique, en Ie releguant au rang de l' an
tiquite prehistorique, Ie cUran fait la nique au fran9ais et Ie ... fran9ais panique!.. 

Comment ne pas etre a vif quand on per90it ce que sous-entend un «Moi 
aussi, je veux mon avenin> ou un «Tout est casse dans la tele», 

Cette fonne langagiere ne cherche pas les nuances, mais la fresque; qu'im
porte la presentation, !'important c'est la representation. Dans la rue, tu es ce que 
tu representes. Les dealers de drogue deviennent des gremlin's parce qu'ils se 
reproduisent vite et Ie commissariat de police, Ie zoo parce qu' on y est mis en 
cage ... Rigolo superficiellement, emouvant profondement, realiste tout plein ... 
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Conclusion 

Le langage branche des Beni-Gavroche est aujourd'hui pratique par de 
larges couches de la population, toutes categories socials confondues, qui mani
festent ainsi leur adhesion a certains modes de pensee ... a un certain art de 
parler. .. Seduis-moi! Parle-moi cable au achete un hmar (un ane) I 

Par Ie biais des medias, antennes paraboliques voire diaboliques aidant, 
mais aussi de la publicite, «Byzance tres loin de l'innocence», "On roule cool", 
«Arrose-moi, rna betel». 

Le parler de ces cites devient ce langage «metisse», colore, piuoresque, 
voire «inventif». On peut meme constater a son egard une certaine bienveillance 

officielle, «Pour rester une langue vivante, lefran~ais doitforcement s'enrichir, 

rnais je prefere qu'il s'enrichisse de I'argot de Saint-Denis pluto! que de l'argot 
de BrooklYn» declarait un responsable politique lars des evenements de Mantes
La Jolie, au coors de l' ete 1996. 

Aujourd'hui, a l'image des B-G (Beni-Gavroche) et des G-R (Ies Grosses 
de la Rue), nombre de vocables finissent par s'integrer et integrer Ie fran9ais 
stantard pour preparer Ie terrain a un franc;ais «avance», aussi bien par les chan
sons (laisse beton!) ou les bandes dessines que par Ie cinema mais aussi par les 
dictionnaires alors que certains trouvent que les meilleures graines ne donnent 
rien sur un sol aride. 

«On est les mecs d 'en bas paree qu 'on habite dans une cite: on est toujours 
au pied des tours et on a du mal a s'en sortir. Mais attention, on arrive et notre 
but c'est d'hre en haut, et on Ie dit a notre maniere» claironne Abdallah, dit 
Doudau, rune des voix de ces jeunes qui se prend pour Ie crud de la langue dans 
ce quartier. 

Bagatelle City voit se meUre en place toute une variete de langue, dans 
laquelle sont instilles de nombreux mots issus d'autres parlers. <<Arabe magh
rtibin, berbere, langues d'AJrique, d'Asie, et langues tsiganes, creoles des 
Antilles parmi d'autres son! autant de vernaculaires qui viennent alimenter l 'in
terlangue, structure heterogene auxfacettes multiples. que l'on rencontre dans 
les cites» souligne J.P. Goudailler (1997). 

On aurait tort de reduire, comme on Ie fait quelquefois, Ie parler des cites 
au des banlieues a celui du parler branche. En effet, au dela de ces jeunes en 
general qui, aujourd'hui comme hier, sont Ja pour faire bouger les chases, autant 
sur Ie plan langagierque sur d'autres, la langue fran~aise utilisee au cinema, a la 
television, mais aussi et de plus en plus dans les conversations courantes puise 
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indirectement son renouvellement dans les langues d' origine de ces jeunes. Loin 
d'etre un phenomene passager, il peut raisonnablement etre considere comme un 
veritable pMnomene de societe, it I'image de la societe fran9aise, en perpetuelle 
evolution. 
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