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( Ldrseills, les voix d'une ville ) est plus qu'une association: un
ptoiet

Un.ptoiet n6 de la volontd de trois linguistes, Daniel Baggioni,
Robet Chaudenson, et le signataire de ces quelques lignes, et qui a pu
se r6aliset gdce au travail de jeunes chercheus q"i s'y sont consacrds
avec passion. Nous sorffnes ainsi partis i la tenconEe d'une ville, de
ses habitants venus dhodzons divers, avec leurs culhrres et leurs
langues, nous nous sommes mis i f6coute de leurs discours, de leur
exptession. Issus dans leur grande majorit6 de lUnivesit6 de
Provence, les auteus de ces textes sur le rap continuent en effet lews
rcchetches. D'autres se sont pench6s sur les problimes de
scolarisation des enfants du Panier, ou sur les adolescents des
quartiers Nord ou se pencheront srrr les mots de la ville : << Matseille,
les voix d'une ville > est plus qu'une association : un mouvernent.

J'ai dit que Daniel Bagioni en 6tait l'un des initiateurs. Il nous a
quitt6s, victime d'un snrpide accident de la route. Ce liwe lui est
d6di6, m0me si nous savons que ce geste d6dsoire ne sauait fafue
oublier le poids de son absence.



C'est dans les ann6es 1990 que le rap frangais a 6t6 consac6 par
une reconnaissance m6diatique i l'6chelle nationale et une
augmentation sensible des ventes de disques, et donc des recettes
commerciales. Et l'on peut dire que le < rap du Sud >1 ne fut pas
6tmnger i cette dynamique, puisque l'6norme succds du < Mia > de
IAM en 1993 peut i juste titrc 6tre consid&6 conlme l'un des
6v6nements musicaux importants de cette dernidre d6cennie en
France, et un 6v6nement essentiel pour la jeune histoire du rap
frangais. En plagant leurs ptoductions dans rule petspective
identitaire et cultuelle centr6e sur Matseille, les rappeurs de IAM ont
enuain6 avec eux toute une s6rie de gfoupes de rappews ou de ragas
dont les succds se font sentit pleinement rujoutd'hui, puisque
I'univets musical matseillais est actuellement trds en vogue (La Fonlcy
Familn Le Troisidme CEil, Venin...). IAM a 6t6 r6compens6 aux
Victoires de la Musique en 1998. Toutefois, il ne faudrait pas croire
que le mouvement musical contunporain soit n6 soudainemetrt, ex
rihilo. Comme l'illustre trds bien l'article de Claude Banotti, il existe
depuis fort longtemps une tradition de la chanson marseillaise, dans la
dynamique de laquelle il conviendtait donc de replacer les tendances
rap'rary actuelles. De m€me, le succds m6diatique du << Mia > ne
constituait pas un coup d'essai pour IAM, dont le ptemiet album (.../r
la Pktite Mars, l99l) avait d6ii 6t6 pr6c6d6 d'une cassette (Concept,
1990) r6alis6e sous le label Riker Prunocion (cr66 en patie par le
Massilia Sound System). Par ailleurs, les musiciens et chanteurs qui
exercent aufourd'hui ont poru la plupart assist6 et particip6 i l'ardv6e

I Olivier Cachin, Lffiatiae r4, Gallimatd, coll. D6couvertes, 1996, p.79.
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et au d6veloppement du rap en France au d6but des ann6es 19g0,
notamment en < vivant > la naissance et l'essor des < tadios [bres >
(1e82-1e83).

Toutefois, les productions locales d6passent de loin la simple
occuffence de l'objet disque et de l,audition des textes et de la
musique : l, y a une continuit6 dans la diffusion de ces productions
vers de nombreuses directions. Ainsi, le succds de certaines chansons
entraine l'6mergence dans les m6moires collectives de refrains (c'est
une des caract6ristiques de la chanson populaire) ou d'expressions,
comme ce fut le cas avec le < Mia > : dans des conversations
courantes cofiune dans des situations plus formelles, on peut
entendre certaines phrases de la chanson de IAM reprises en citatitn ;
i Marseille, le terme mia, qui correspond i une r6alit6 locale, un type
sociolinguistique de < minet > local, (d6crit tout r6cemm.rrt d.
manidre comique parJetnJaque, Let Cicout - cdcoa est un aufte nom
local du mia -, Aub6ron, 1997) est revenu i k nofu. D,autres
expressions (< oh cousine tu danses ou je t,explose >>, < oh comment
tu pades i ma saur ? r, n j. vais te fumer derridre les cyprds )), ( avec
la moquette! >) font d6sormais partie du patrimoine linguistique et
r6f6rentiel de nombreux jeunes et moins jeunes di Marseille
(essentiellement) et d'ailleurs. De m€me, certaines expressions
entendues dans les chansons de Massilia Sound System peuvent 6tre
rencontr6es au d6tour de propos souvent sans rapport ji"ss1 2ysg 1,
musique, cofiune < bouldgue > (connu, employ6, mais connot6 et
renforc6 par Massilia Sound System), < aroli > (comme interjection ou
cn de ralliement), < pas d'arrangement )), etc. Mais cette reprise
d'6nonc6s concefire aussi les paroles de chansons d'ardstes non
marseillais, conune MC Solaar (< Bouge de li >), par exemple.

En r6sum6, tout comme les chansons de vari6t6, et ) lrinstar de ce
qui se passe avec le cin6ma ou certains sketches, la diffusion et le
su91ds des titres de rap et de raggamufFrn font (re)passer dans l,usage
public, des 6nonc6s ou expressions dot6s d'une nouvelle connotation,
d'une nouvelle < vie >>, d'un nouvel usage social (r6f6rence musicale-
citation, r6f6rence identitaire, d6toumement du sens dans un but
ludique et expressif...), d'une nouvelle cfuculation. Et comme l,6crit
Louis-Jean calvet, < la chansot ut i la fois matrice x uihicah dt
rdologiwa.r>. une partie de I'explication de ce fait pourrait reposer
dans l'aspect < dramatique )) - th6iral - de nombreuses parues
dialogu6es qui 6maillent les chansons.
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La diffusion des < messages > et des formes de la chanson

marseillaise se situe ) deux niveaux. A Marseille, la production

musicale est constitu6e en une sotte de < rdseau > : les groupes sont

plus ou moins < alli6s > (des membres d'une m6me famille se

i6partissent dans des groupes diff6rents, par exemple : Geoffroy de

IAM dont le frdre faisait partie du Soul Swing - auiourd'hui dissout),

et le centre culturel de La Fdche i La Belle-de-Mai est un peu le

centre d'oi partent les nombreuses ramifications sur un plan moins

local. C'est li que r6pdtent ou r6p6taient les deux gtands gtoupes'

IAM et Massilia Sound System, c'est li 6galement que r6pitent

d'auffes groupes qui n'ont Pas encore sorti de disques, c'est li enfin

que se trouvent les < labels l> sous lesquels se produisent les gtoupes.

Par ailleurs, la diffusion est assurfe par I'existence de fanzines locaux,

colnme Vd qai !a, fanzine du < Massilia Chourmo >), Qui se refuse i

6tre le fan club de Massilia Sound System, mais qui est n6anmoins co-

6crit par les membres du groupe et qui est adress6 en priorit6 aux

abonn6s i la < Chourmo )), une association panunle pat le groupe'

Ce iournal < bimestriel > contient des lettres d'abonn6s, des

informations sgr la vie culturelle et musicale locale, et de petits

articles sur des suiets du quotidien. Massilia Sound System est de

toute fagon un groupe de < proximit6 > : i l'occasion de la sortie du

dernier album Aib@wood, le quartier de La Plaine fut investi par les

fans du grouPe qui venaient assister i un mini-concert dans un bar

d6cor6 aux couleurs de la < Choutmo >. L'effervescence qui a ftgn6

dans le quartiet cette nuit-h va au-deli de la simple audition de

musique... De son c6t6, IAM favorise la naissance de nouveaux

groupes en cr6ant des 6coles de scratch ou en soutenant les jeunes

artistes dans la composition de leuts mofceaux ou dans leurs diverses

d6marches.
A un niveau national, le succds de groupes musicaux suscite des

reportages, des intentiews, des < dossiers > dans la presse 6crite

(magazines et hebdomadakes), radiophonique ou t6l6vis6e' en m€me

temps que (pour certains) la diffusion de clips sur les chaines

sp6cialis6es 046, MCI\,D ou dans cettaines 6missions. Les discours

produits J,lr etparles artistes sont i la fois oraux et 6crits.

Notons aussi que les ptoductions musicales des groupes de

r6f6rence ont 6t6 ins6r6es dans d'autres formes artistiques, i ftavers

d'autres modes de repr6sentation : Massilia Sound System a compos6

la musique de la version < avant-gardiste > de la pidce de thlite Ron6o
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et Jaliette (avec Romane Bohringer entre aures), jou6e i La cri6e de
Marleillea tandis que IAM foumissait la bande-son d'un 6lm produit
pat Luc Besson et toum6 i Marseille, Taxi. I est 6galement 6tonnant
de voir certains morceaux d'rAM (surtout) repris tels quels ou
l6g&ement d6toum6s et modifi6s (sous le mode de la parodie par
exemple) dans un spectacle th6itral local : telle troupe a donn6 une
version m6di6vale du < Ma >, telle autre a ins6t6 L chanson < Le
Feu > dans une pidce apparemment sans rapport avec le sujet (C/arce
Terntinah, de Ren6 de obaldia, mise en scdni de Laurence Briata, iou6
au Gymnase du 19 au 2l maxs 1998). srgnalons aussi que les deux
gmnds groupes marseillais figurent dans le r6pertoire dei chants des
supporters de I'OM (dont ils se revendiquent plus ou moins
directement), < Le Feu D pour IAM (,, Ce soir o. lro,r, met le feu >,
chant repris dans tous les autres stades de France, et dont le succds a
v6ritablement €t6 lanc6 par rAM), et < La chanson du Moussu D pot,,
Massilia Sound System (elle-m6me tir€e de L,Arlirietrc de Bizet).

cette pr6sence des groupes marseillais au niveau local et national
est encofe accnre par les < messages > plus ou moins politiques
assum6s par chacun: Massilia Sound System milite, avec-quelques
autres intellectuels et < notables > de la ville ou du sud 

"tt 
g6tt&d,

pour l'existence et la reconnaissance de < l,Occitanie >, ce
qu'analysent en d6tail Yvonne Touchard et c6cile van den Avenne
dans leut article. A la rentr6e scolafue lgg9-rggg s'ouvrait ) Maseille
une < calandrette >, 6cole bilingue frangais f occitan, dont le projet a
6t6 soutenu par Massilia Sound System. D,un autre c6t6, lors de
t6centes 6lections, les membres de IAM ont pris la parole au cours de
leurs nombreuses interventions dans les m6dias or, ,,r, scdne pour
inciter les jeunes i utiliser leur droit de vote pour lutter .o.rtr. 1.,
( programmes D du Front National. Dans ce combat conue
l'extr6misme se retrouvent uris urc exception tous les groupes rap et
ragga de la ville, m6me si ce sont les membres de rAM et de trdassilia
Sound System, en raison- de leur prestige m6diatique il est vrai, qui
profdrent i son encontre les propos les plus vigourzux.

La production musicale marseillaise entraine donc au-deli de
l'analyse textuelle que I'on pourtait faire des chansons (ce que nous
avons fait ici), car la multiplication de discours par les artistes ou
6nonc6s wr les artistes s'insdrent i la fois dans les probl6matiques
sociales contemporaines (ocales et nationales), comme dans de
nombreux espaces de parole. On pourrait imaginer d,autres
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approches, comme l'analyse s6miologique de l'iconographie v6hicul6e
par les gfoupes (affiches, tracts, places de concerts, pochettes de
disques...).

Au vu de l'ampleur du ph6nomdne social qui accompagne le
corpus musical que nous avons choisi d'analyser dans cette revue, on
peut se demandet pourquoi justement nous limiter i ce m6me cofpus.
L'objet de la recherche serait alors multiple, et c'est bien ce que nous
venons de voir, ou serait tout au moins particulidrement vaste, un
< fait social total > conune le d6finirait Mauss. Tellement vaste,
justement, que cette simple parution ne pourrait seulement amorcer
que quelques facettes de cet objet. Cette constatation ne doit pourtant
pas se teinter de trop de pessimisme. En effet, elle nous montre que
le choix r6solu de I'interdisciplinarit6 pour lequel nous avons opt6 est
le bon pour l'6tude d'un tel corpus. Le lecteur trouvera ainsi des
approches sociolinguistiques et musicologiques de ce corpus. Qu'il ne
voie aucunement li une porte ferm6e i d'autres disciplines qui
pourraient se r6v6let trds pertinentes dans l'analyse de ce demier.

Nous nous situons plut6t par nos analyses dans le domaine de
l'expliquer, tiche pr6liminafue au conpreilr*. Nous nous attachons
donc dans un premier temps i d6chiffrer des formes, des structures,
des points de repdre, des grammaires - chacun dans sa sp6cialit6 -

dont I'int6gralit6 du sens ne pouffa €tre obtenue que par la mise en
situation < r6elle > des objets auxquels nous avons affme. Riceur
pade d'un < arc herm6neutique >> entre une s6miotique d'une patt, qui
explique, et une herm6neutique d'autte part, qui intetprdte et
comprend3. Dans la ptemidre 6tape, le processus global que met en
jeu l'objet est, certes, fottement appauvri. Ainsi, nous nous r6v6lons
6tre les seuls r6cepteurs des productions analys6es: nous les avons
volontairement isol6es pour limiter au mieux les incidences
subjectives sur elles, dont nous portons alors toute la responsabilit6f.
C'est li que I'on peut d'ailleurs constater une certaine fuonie du itirt.
Si les r6seaux de sociabilit6 qui engen&ent ou environnent notre
colpus ne sont pas ou peu 6tudi6s dans cette revue, de m€me que
ceux qui pourraient apparaitre sous son influence, il faut aussi noter

2 Voir i ce suiet Paul Ricceur, < Expliquer et comprendre >>, it Da hxte i I'aetion. Essats
d'berminatiqre, II, Paris, Seuil, 1986, pp.161-182.
3 Paul fuceut, < Qu'est-ce qu'un texte ? > in op. cit.,p.155.
a Nous tAchons de nous poser comme seuls suiets face i notre objet.
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que ce m6me cofpus nous y renvoie sans cesse. Ainsi, nous sorrunes
immanquablement pouss6s i la bordure de notre m6thodologie par
I'objet de la recherche lui-m6me, qui nous montre re lien inviolabre
qu'il convient d'6tablir entre une pr-oduction humaine et son contexte
anthtopologique, entre I,expliquer etle comprcndre. A ce titre, l,article de
J-ean-Marie Jacono est exemplaire, 6t"Lliss^nt un lien entre les
diversit6s g6ogaphiques, sociales et cultwelles de Marseille et la
composition des albums et des chansons du groupe IAM. Souvenq et
particulidrement dans I'analyse de musiques-poprrl^ir.r, on a choisi
une optique inverse 

i.la.n6ye: se limitei parexemple i l,analyse de
ces r6seaux de sociabilit6 qui s'6tabrissent dans < les monde, d. l,art,
@.:\:t)t, ou analyser en d6tail I'importance ine qua aoa des divers
<< m6diateurs > (Hennion)6 qui interviennent dans la production de
l'objet musical et sa diffusion. Il sembre alors qu,il soit inversement
plus facile de se passer d'une analyse interne de l'oblet (musicale ou
Iinguistique) puisqu'aucun des deux auteurs cit6s ne s,y attarde. Cela
reste pour nous une erreur m6thodologique;. Tout, dans le
ph6nomdne, a son int6r6t, et c,est bien ce n torrt , qu il faut prendre
en consid6ration, de m6me que le rap ou le raggamufFrn sont loin
d'6_tr.e des objets purement linguistiques, ou musicaux... Alors
prectsons encore que ce tavail, m6me essendel, n,est que
pr6liminaire.

Pourquoi avons-nous choisi de travailler sur la musique populaire
marseillaise ? La musique est i la fois objet, outil, p-doir,'r.fl.t,
d6veloppement et source d'une culture. Etant tout cela i la fois. elle

le 
peut non plus r6pondre i une seule et unique de ces d6finidons.

Alors, on commence i cerner l,int6r6t d,un tel choix de co{pus au
sein de no.'e projet global < Marseille : les voix d,une ville o. L. b.rt
est la recherche de I'existence d'une identit6 marseillaise, une analyse
des sp6cifrcit6s sociales de cette vine, l'6tablissement d'une sociolosre

s Howard S. Becker, Lzt monfus fu l,art,pais,Flammarion, l9gg.6-{'ntoine Hennion, La parion mttticare. (Jtte nciologie fu la nidiation, paris, M€taili6,1993.

lvgir i ce propos Jean-Marie Jacono, ( Le rap, un d6fi i la musicologie ? >, in pamhr

lt 
Pmtrqrcs sociah Enngercey : Htp hop, nchtto)t atttnsfotmu nrtmlbt,iaris, paroles EtPratiques Sociales, 56 / 57, 1998, p.eO I Z
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urbaine de la ville de Marseille, au sens largea. L'objet musical se
r6vdle donc 6tre un palJut exemple de corpus pour commencer i
approcher l'objectif fix6. Il peut 6tre facilement cem6, d6limit6 et
pr6sente d'innombrables facettes de son environnement culturel et
social. Reste l'int6r6t pour le populaire. Nous ne nous 6tendrons pas
li-dessus : il est 6vident que nous ne cherchons pas dans notre projet
i travailler sur un art acad6mique - ou pas uniquement - mais que
nous cherchons des caract6ristiques cofiununes, des exemples
proches de nous, proches d'une r6alit6, et non pas d'une esth6tique
rmpos6e. En elle-m6me, I'exptession < musique populaire > est
d'ailleurs probl6matique, et surtout aujourd'hui. Ainsi, dans le colpus
6tudi6, le lecteur trouvera aussi bien des gtoupes marseillais dont on
peut aussi d6finir la musique de musique de < gtande diffusion > -
cofiune IAM - puisqu'elle d6passe non seulement les limites de la
ville pour se r6pandre dans toute la France mais encore dans d'autres
pays ; que des groupes ) la gloite trds locale - cotrune Massilia Sound
System. Nous avons choisi de ne pas prendre en compte cette
dichotomie qui ne nous a pas g6n6s dans nos analyses, du moins pour
l'instant : cela pourrait dans d'autres 6tudes se pr6senter cofiune un
paradigme important. Le lecteur aura compris la difFrcult6 d'une
d6hnition du < populaire > ) travers ces deux exemples oppos6s. La
gtande diffusion peut aussi imposer des normes, des obligations, qui
peuvent 6loignet I'objet de son 

^ncr^ge 
dans une ftaht|

anthropologique particulidre, pour lui en imposer un autre, dans un
systdme culturel plus g6n6ral, plus commun, mais pas forc6ment plus
pauvre. Par ailleurs, et cela rejoint ce demier probldme, le tap n'est
pas frangais, et encore moins marseillais. Pourtant, nous l'6tudions ici
comme objet de culture issu de la ville de Marseille et charg6 de sens
i ce niveau. Nous le savons et nos analyses le d6montrent. Cela
prouve que Ia sp6cificit6 d'une manifestation culturelle propre ne
s'dcroule pas face ) un 6l6ment cornmun, m6me flagnnt, avec une
autre culture. Le rap d'IAM n'est pas am6ricain, m6me si le rap vient
des Etats-Unis, le raggamuffin des Massilia Sound System n'est pas
repr6sentatif de la Jamarque, m6me si l'une de ses origines s'y trouve.
La sp6cihcit6 provient justement d'une < conjonction de r6alit6s >,
r6alit6s corrune la ville de Marseille, qui n'est pas des moindres, alots

8 Nous entendons par li ne se limitant pas i la discipline seule de la sociologie, mais
touchant aussi la linguistique, I'analyse de I'art, la g6ographie, I'urbanisme...
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que ( chercher des sp6cificit6s et des ressemblances [...] conduit i
cr6et 6galement des diff6rences D, c'est un < faux probldme >e. Nous
ne cherchons donc pas uniquement dans cet ouvrage i trouver la
< marseillanit6 > qui se cache dans nofte corpus, mais avant tout
I int6t6t de cette manifestation, les moyens qu'elle met en ceuvre, et
nous approchons aussi le sens qu'elle pose. De plus, rap et
raggamuffin 6tant des langages internationaux, ils permettront une
comparaison plus ais6e et donc une analyse plus riche des propd6t6s
matseillaises du ph6nomdne qui leur est p6ripherique. Ces musiques
offient en outre une inter-textualit6 fort int6ressante, entre texte
po6tique, texte po6tique chant6 (ce qui n'est pas du tout la m6me
chose) et musique. Chaque 6v6nement fait sens i sa manidre, et le
sens final n'est accessible que par une analyse de la dialectique qui
s'opdre entre eux. Cela pour justifier encore notre choix de
l'interdisciplinarit6. Pour clore cette r6flexion, ajoutons que nous ne
perdons pas de vue les risques qu'a expos6s Bachmann i propos de
l'6tude des cultures populaires: < osciller entre le mis6rabilisme, qui
met I'accent sur les relations i la culture l6gitime et qui disqualifie le
peuple au nom de ses manques, et le populisme, qui proph6tise et
voit en lui les germes d'un monde nouveau >r10.

Proposd i I'origine pat le groupe de recherches en
sociolinguistique < Marseille, les voix d'une ville >, ce travail devait
dtre r6alis6 dans ltnterdisciplinarit6 < exigeante ) entre des linguistes,
des musicologues et des sociologues. Mais ) l'heure des bilans, il est
d6solant de constater que ces demiers manquent cruellement )
I'appel. Sans doute aurait-il 6t6 tds enrichissant de rendre compte des
aspects sociologiques du mouvement musical i Marseille (et du
< phdnomine rap ) en particulier). Gardons-nous n6anmoins de tous
tegrets puisque des 6tudes futures sont i envisager, et que la
collaboration in6dite entre linguistes et musicologues semble avor 6t4.

e Etienne Racine in I-z tecbno : d'tn montement ntical d n pbinoalnc de sociiti. L,a mrcique
technr : dPpmel)e arti$iqrc et diaeniot ctiatiue, vol. 2, Muie de Poitiers, k Confort
Moderne, k conservatoire National de t6gion, Poitiers, 1998,p.52.
r0 Christian Bachmann, <Jeunes et banlieues> in Gilles F6rr6ol (dn.), Intigration et
exchaion dans ta nciitifrangain conhmporaiac, Lille, Presses Universitaires de I.ille, 1992,
p.128-154.
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f6conde11 ; en effet, les id6es d6velopp6es dans les pages de cet

ouvrage ont 6t6 discut6es et sans cesse remises en quesflon par une

r6flexron coJilnune' chacun s'efforgant de tenL compte des cdtdres

d'analyse emPloY6s Par I'autre'

Le contrat de d6part proposait i chacun d'analyser tous ou une

p"*i. d., 6l6ments i'rrn iotp"t d'une dizaine d'albums' constitu6 en

.o*orr. Mais chacun a pu se rendre comPte que les- productions

musicales ne Pouvaient pai 6tre envisag6es, < en elles-memes et Pour

elles-m6mes , , d. .ro-treux critdres ext6rieuts sont i prendre en

compte pour qui veut pader convenablement du raP' de son essor

fulgurant au cours d. ces dernidres ann6es' des spdciFrcit6s

-^?reillaise, 
favotables (ou non) au d6veloppement du mouvement'

enfin de ses enieux sociocultutels et sociolinguistiq-ues'-

L,une des premidres tiches consiste i se d6faire des id6es reques

qui traversent tous les discours habituels, aussi bien ceux des ( gens )

d;;;". des atticles i sensation de la ptesse ou encore les 6missions

t6l6vis6es opportuilstes' Cela n'est pas chose ais6e' tant le tertain est

< pi6g6 > pat les acteurs eux-m6mei, qui ne disent pas tout (et c'est

iirr".o*pr6hensible) de leuts origines, par exemple' En effet' qut

.orr, f., rappeursl2 ? Trop ,ot""ti I'on croit que ce sont de jeunes

gens au ,orrit d. l'adoleicence, issus des < banlieues D et venant de

i;,L;;"rr* ., familiaux < difgrciles >. sans doute, la maiorit6 des

artistes sont jeunes et aucun ne revendique une origfne bougeoise ou

o"rirto.r"tiqrre>. Mais il n'en faut pas pour. autant c6det,i un

mis6rabilisme trop facile' Une maiorit6 de situations sociales et

i"JA., p.rr.,.ri €tre qualifi6es de < difficiles > i l'heure actuelle. Il

faut faire attention aux 
-mots 

que I'on emploie' En ce qui conceme

l'ige des musiciens, li encore il faut se m6het: les membres du

M ssilia Sound System sont assez proches de la trentaine' voire de la

quarantarne Porr ne pas,6tre qualifr6s, de <ieunes raggas>' La

.'.-"tq.t" est'valable por''r lts membres d'IAM' Mais il est vrai que

..o*li font partie d.s groupet les plus anciens de Marseille (sans

compter qo"iti.r, Nordl te gto"pt f6tt set vingt ans d'existence !)' A

11M€mesiLouis.JeanCa]vetavaitd€iicorr6l6lesapprochessociolinguistiqueset
musicologiques,rrorr--.,,,danssesouvragesl-zngtte'eorpsetsociit i 'Paris'Payot'
7919, et Chooton et sociiti, Paris, Payot, 1981 '
r2 par commodite, ce ter;e j6.igr,.,^ ici aussi bien les rappeurs (IAM, Soul swing)

que les raggas (\4assilia Sound System)'
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I'heure actuelle, les 6l6ments des groupes naissants sont bien plus
jeunes (Fonky Family, par exemple), et m6me trds jeunes, ce dont a
pu se ren&e compte Christelle Assef en enquOtant auprds de < la
reldve > des groupes de rap.

Quoi qu'il en soit, ces artistes ne peuvent plus 6tte consid6r6s
sommairement comme des jeunes en mal de vivre qui auraient d6cid6
soudainement d'exprimer leur coldre ou leurs espoirs. Eux-mdmes
produisent des st6r6otypes, des sociotypes 

"" 
des ( confte_

sociotypes >, ce que l'approche pragmatique de Florence Casolari
permet de d6celer dans l'analyse des discours. Les groupes de rap et
de ngga marseillais font d6sormais partie d'un univers musi.al
frangais qui a trouv6 ses points de repdre et i partir desquels des
cat6gorisations sont effectu6es. Ainsi NTM iepr6sente le rap
< hardcore > alors que MC solaar, dont on retient les textes po6tiques,
est le symbole incontest6 d'un rap < cool > : Jean-Marie Jactno, i"ns
I'introduction qui suit, a bien su distinguer les diff6rentes tendances
du rap frangais.

_ 
Symboles, repr6sentations : ces mots ne sont pas employ6s au

hasard. cessant d'6tre de simples associations d individualit6s, les
groupes deviennent des agenfi au sens oi Bourdieu l'entend en padant
des scientifiques impliqu6s forc6ment dans les obiets de leurs
descriptions :

les agents d6tiennent un pouvoir proportionn€ i reur capital symbolique,
c'est-i-dire i la reconnaissance qu,ils regoivent d'un groupe': l,autorit6
qui fonde I'efficacit6 performative du discours est un pircipi, un 6tre
connu et reconnu, qui permet d'imposer un percipeft, ou, mieux, de
s'imposer comme imposant officiellement, c'esri-dire i la face de tous et
au nom de tous, le consensus sur le sens du monde social qui fonde le
sens commun. l3 -

.Ces mots pourraient s'appliquer ) merveille au statut des rappeurs,
qui d6tiennent i prdsent un r6le dans les systdmes de repr6sent"tions
dc et wr la ville de Marseille. Qu'ils ls ys rillsnt ou non, il leur faut se
sinrer par rapport aux st6r6otypes qui traversent I'identit6 et les
discours de la ville, et, le cas 6ch6ant, les retravailler, aFrn de
(re)construire l'identit6 marseillaise. c'est pourquoi les recherches
sociolinguistiques diffirent dans lews odentations. afin de mieux

13 Pierre Bourdieu, Ce qrc parhr aeil din, F ayatd, 1 982, p. 1 01
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cemer l'obiet d'6tude : si Louis-Jean Calvet 6tudie la vadation lexicale

d'un gtoupe i l'autre, M6d6ric Gasquet-Cyrus, Yvonne Touchard et

C6cile Van den Avenne ont pr6f6r6 abotder les repr6sentations

v6hicul6es par les textes. De m6me, Claude Barsotti, dans un v6ritable

travail de sociolinguistique historique, retrace en diachrude l'6volution

de la chanson occitane i Marseille, alors que I'enqu6te de Christelle

Assef pr6sente les nouveaux grouPes de rap dans une perspective

ynchroniqte. Les approches 6nonciatives, pmgmatiques et th6matiques

de Flotence Casolari et de Nicole Koulayan compldtent le versant

< linguistique > de ce travail, en t6moignant aussi de la richesse du

colpus qui se pr6te i de multiples regatds sociolinguistiques. M€me

constat pour les travaux musicologiques : si les articles de Jean-Marie

Jacono et de Guillaume Kosmicki se consacrent tous deux i l'6tude

th6matique des chansons et des albums du gtoupe IAM' ils se

compldtent en examinant le probldme sous des angles diff6rents :

Jean-Marie Jacono 6tudie la composition interne des disques, alors

que Guillaume Kosmicki interroge I'ensemble du corpus dans la

coh6rence de sa dynamique musicale et thdmatique; le ptemier

s'attache aux < d6tails > - fondamentaux ! - pour fonder sa r6flexron

s6miologique et sociologique, le second considdre la production dans

son ensemble - du point de '"'ue de l'analyse musicale dans les deux

cas.

Musicologie, sociolinguistique, pragmatique, s6miologie, histoire :

les nombreux domaines ou instruments th6onques qui permettent de

saisir la production musicale marseillaise sont ) la mesure de la

complent6 de cette ville. Nous avons essay6 d'expliquer les structures

et les enjeux de ce corpus : le chemin est encore long iusqu'au
comprvndre, mais le premier pas est fait. D'autres suivront.



I.E RAP :
UNE INTRODUCTION

lean-MatieJACONO
Univetsit6 de Ptovence (Aix-Marseille I)



Le rap apparait i New Yotk au milieu des ann6es 1970. C'est
I'expression musicale d'une cultue noite ubaine, le hip-hop. Celle-ci
regtoupe aussi des atts graphiques (le ra3), la danse (bnak func) et
utilise des codes d'expression sp6cifiques (angue, v6tements, 6at
d'esprit). Le terrne hip-hop a d6ji un sens {fthmique, bip dilsigoantle
parler des ghettos nofus et to bop stgni&arrt << danset >. Cette musique
est fond6e sur la d6clamation d'un texte rythm6 i tu @, en am6ticain,
signifie < bavatdet >. Ce texte est scand6 sur un fond musical
constitu6 maintenant d'emprunts i des disques grice i un appareil
nornrn6 6chantillonneut, ou sampler. Lar6f&ence i la base rythmique
et aux thimes d'une musique jamaicaine, le reggaer perinet de
distinguet un aufte genre musical dans le hip-hop,le mggamuffin ou
( mgga >. La manipulation par des DJ. pisc-Jockey) en concert ou
en studio de disques 33 touts diffus6s sur des platines ptoduit rur son
caractddstique du rap, le scratch.

Au d6but simple musique de f6te, en 7979, avec le groupe
Sugathill G*9, le rap se radicalise dds 1982 avec h chanson << The
Message > du rappeur Grand Mastet Flash, qui d6nonce les
conditions de vie d'un Noir des ghettos. La mise en cause des
injustices de la soci6t€ am6dcaine est dds lots l'un des thdmes majeus
du rap. La lutte contre la violence, la dtogue et la ddlinquance qui
frappent avant tout les Noirs aux Eats-Unis est 6galement un aspect
fondamentd. Ce geme musical touche cependant aussi des ieunes
blancs. Le rap rept6sente ruiourd'hui 6,4%o des ventes de disques sur
le match6 am6ricain (contre 4,1 o/o pour la musique classique). Il
comprend plusierrs courants. Le Gangsta-Rap ptovocateur irrlplant6
surtout i l'Ouest (Californie, Texas), ori les rappeurs font I'apologie

\ i l
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de la violence et sont parfois inculp6s dans des affaires de droit
cofiunun, fait l'objet de scandales et de pol6miques. Les rappeurs Ice
T., Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Doggy Dog et le gtoupe < hardcore >
(outmncier) Public Enemy, auteur de la musique du Frlm de Spike
Lee, Do the Nght Thing (1989) ont 6t6 plusieurs fois mis .., ."rrr.. D.
nombreux groupes se consacrent pourtant essentiellement i des
recherches musicales (Arrested Development, Me phi Me, Guru) et
ont meme cr66 des styles de vGtements (Wu Tang Clan, l,un des
meilleurs groupes de rap am6ricain).

En France, les premiers rappeus apparaissent en 1983, apris une
toum6e de musiciens am6ricains. ce sont souvent des jeunes issus de
l'imrnigration qui sont les plus sensibles i cette musique en raison de
la crise sociale qui frappe les banlieues. Les premiers rappeurs
utilisent l'anglais. C'est le temps du smurf, danse de rue spectaculaire
qui int6resse un temps la t6l6vision (1984-1985 - 6mission Hip-Hop
de TF1). Le rap connait ensuite une travers6e du d6sert. Des radios
ind6pendantes (R.adio Nova, Radio 7) et une discothdque, le Globo,
sont les seuls relais i Paris pour les pionnien qui utilisent le frangais
et enregistrent trds peu (l)ee Nasty, Lionel D., Little MC). La
pr6sence des samplers permet cependant i de nombreux groupes de
cr6er leurs musiques i,pzrtsr d'auttes disques.

_ Une compilation r6alis6e par une petite maison inddpendante,
Rapaffind4 marque en 1990 la renaissance du rap frangais. Son succds
ainsi que celui des concerts de rap chez les jeunes des banlieues va
attirer les gtandes compagnies de disques. Des rappeurs publient leur
ptemier album important en 1991(IAM, MC Solaat, Supr6me NTI\,!.
Les chanteurs de raggamuffin conquidrent eux aussi leur audience
(fonton David, Daddy Yod, Massilia Sound System). En 1993 le
succds du groupe IAM (<Je danse le mia >) et en 1994 de MC Solaar
Q'album Prcte Conbal) touchent un public plus large, compos6 swtout
de jeunes issus de toutes les couches sociales. Le rap esi aujourd'hui

9:":"" 
un coufant i part enti&e de la chanson frangaise. On peut y

distinguer plusieurs tendances qui sont loin de r6sumer tout le np
frangais :

- un rap < cool > aux textes po6tiques 6labor6s sur un fond
musical peu agressif dont la tete d,affiche est MC Solaar ;
- un rap or) la rythmique de la danse pr6domine (Alliance
Ethnik).
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- un raP < hardcore > qui d6nonce violemment les injustices

de la soci6t6 franqaise avec des moyens musicaux denses

(Supr€me NTM, Assassin, Ministdte Amer) ;

- un rap m6lant frangais et occitan sur une rythmique

inventive (Ihe Fabulous Trobadors) ;

- un nP aux thdmes divers et aux musiques tris

d6veloPP6es G\ttQ;

Des dizaines de groupes existent cependant dans les grandes-villes

ct n'ont Pas eflcore .registr6. Constitu6s en groupes fratemels (les

posse - Prononcer o polsi >) ayant conscience d'appartenir i un

-orrrr.rn.lrrt 
structur6 Jn r6seau*' les rappeurs d6butants b6n6ficient

souvent de I'aide des plus anciens. L'ann6e 1995 voit la mont6e d'une

nouvelle vague qui reg,arde avec m6fiance les m6dias et fait appel i

I'auto-prodrictiot poni sauvegarder les valeurs du rap pa Cliqua)' Le

succds du film L.a Haine de Mathieu Kassovitz consacre la puissance

des aspects sociaux du rap' En 1996' le groupe NTM est condamn6

prr le 
^tdb.rnal 

de Toulon pour infures envers les forces de l'or&e : sa

p.it. ,.ru r6duite .r, 
"pp.1 

i une peine.de prison avec sutsis et i une

iorte amende l,ann6e 
^s^uivante. 

Ministdre Amer sera condamn6 lui

aussi en novembre l9g7 i une amende pour des Propos violents

tenus contre la police. C'est cependant en 1997 que sont r6v6l6s de

nouveaux talents qui marqueni le d6veloppement du rap jlanears :

Passi, Stomy Btgry et Doc Gyn6co, tous trois issus du Ministdre

n-., ) Sarcelles*(95), Busta Ftex (93), Bambi Cruz (94), La Fonky

Family et le Troisidme CEiI (Ivfarseille)' Les grands S""!:: :"-":lYt"t
de leur c6t6 sur leur lanc6e avec des albums maieurs (IAM, L'dcoh du

minn d.'argent; NTM, lVfi'|' Le rap touche le cin6ma (Taxi de G6mtd

Prds, Mla 6T aa craquer de Jean-Frangois Richet) et l'op6ra (Hip.hop

opdra dela compagnie de danse Accrorap au th6itre de chiteauvallon

en loillet t99f . Cette expression artistique a donc quitt6 la rue Pout la

,.drr" .n prenant de plus en plus d'ampleur en France' M6me si les

rappeufs restenr en contact avec la r6alit6 sociale, on peut s'attendre i

des r6alisations artistiques encore plus impotantes dans les ann6es i

venir.



UN SIECLE DE CHANSONS
IVIARSEILLAISE S D'EXPRESSION

OCCITAI{E-

Claude BARSOTTI

' Ce texte est la version presque int6grale de l'article paru dans la, rcv:ue Marccilb,745,
octobre 1986, que Claude Barsotti a trds gentiment acceptE de voir reproduit ici, afin
de participer i cette s6rie d'6tudes. Qu'il en soit vivement remerci6, ainsi que M.
Pierre Echinard, qui a volontiers donn6 son autorisation au nom dela tevue Marseilb.
tNdlrl



Au d6but du XIXe sidcle, la langue normale de communication
sociale en Occitanie, et pai cons6quent i Matseille, est l'occitan. C'est
celle dont toutes les classes usent dans leuts rapports quotidiens.
Cependant, en ce qui concerne ce que I'on d6signe sous le terme de
langue de cultwe, le frangais est omnipr6sent. Cette situation remonte
en Ptovence au XVIe siicle, lotsque le pouvoir politique a 6t6 d6tenu
par le pdnce de Paris, le toi de France. Au fur et i mesure que l'on a
avanc| dans le temps, le ftangais s'est plus profond6ment impos6. La
centralisation progressive et I'obligation faite depuis I'otdonnance de
Villers-Cottet6ts de r6diger les actes publics en ftangais ont consacr6
I'h6g6monie de cette langue non seulement dans les actes
administratifs, mais 6galement dans la vie intellectuelle. De plus,
l'enseignement n'a plus pris en compte la langue occitane et s'est
effectu6 soit en latin, soit en ftangais, soit dans les deux langues.
Enfin, la R6volution de 1789 qui a vu la formation de la nation
frangaise et d'un match6 national a encofe pes6 sur cet 6tat de fait.

Mais dans une soci€t6 encore largement analphabdte oi, au
temoignage de Victot Gelur, jusqu'aux environs de 1830 il n'6tait pas
n6cessaire de savoir lire et 6crire pout devenfu un riche armateur,
l'essentiel 6tant de savoir cofnpter, le ftangais demeurait la langue des
< 6lites > ou pt6tendues telles. Cependant, m€me ces demi&es
devaient connaitre le ptovengd afin de comprendre et de se faire
comptendte. C'est seulement sous la Restauration que I'on assistera i
une attaque de la fraction < moderniste >> des << 6lites > contre I'occitan,
car pour elles, la modemit6 6tait d6sormais port6e par le frangais. Ce

rVictor Gelu,CEnmt compDtes, t.I, note p.377.



34

qui d'ailleus ne les emp6chera pas, plus tard, de tevenir sur la
condamnation lorsque I'occitan sera mis en repr6sentation d'une
certaine soci6t8.

L'occitan se trouvait en position de langue domin6e par rapport
au frangais. La soci6t6 provengale 6tait diglossique puisqu'elle
r6duisait le champ d'utilisation de sa langue i des usages de plus en
plus 6troits. Pour r6sumer, disons que la langue dominante, le
frangais, servait i tout. L'occitan, langue domin6e, 6tait r6duit i la
po6sie et ) n'exprimer dans l'6criture que certains sentiments et
certaines notions. Mais dans l'6criture seulement.

Car, dans l'expression pad6e quotidienne qui 6tait celle de toutes
les couches de la soci6t6, le provengal demeurait la langue de la vie.
Dans le pire des cas, la jeune bourgeoisie < 6clafu6e > utilisait le
francitan, c'est-i-dire un langage i base frangaise mais comportant un
accent, des expressions et une syntaxe occitanes3. Dds que ces
intellectuels passaient i I'expression 6crite, leur frangais devenait trds
chiti6, acad6mique. De li les cuvres des M6ry, Barth6l6my, Gaston
de Flotte ouJoseph Autran.

Deux cultures

Deux cultures se supelposaient. D'une part celle venue de
France4, essentiellement aristocratique et bourgeoise car v6hicul6e par
des 6crivains ou des artistes qui 6taient soit d'origine fiangaise, soit
d'origine occitane mais utilisaient le frangais, langue de la culnrre
dominante. D'autre part, la culture domin6e, qui comportait elle-
m6me deux aspects. D'abord celui que dans l'6criture, alors trds
minoritaire, dispensait une partie de la bourgeoisie. Puis, celui qui
6tait le fait de chansonniers populaires, le plus souvent illettr6s. Mais

2 Ren6 Merle, < Usage politique du provengal (1814-1840), l-znga4 78,1985, Actes du
colloque de Montpellier (8-10 novembre 1984), <La question linguistique au Sud au
moment de la Rdvolution frangaise >, t.II.
Ren6 Merle, <Victor Gelu: "Chansons provengales et frangaises", 1840 - La
parabole de l'Enfant prodigue, ou du R6alisme marseillais >>, Cabiers critiqaet dt
patimoine, 1,1986.
I Voir les travaux r6alis6s par le groupe de recherches en linguistique de l'Universit6
Paul Val€ry i Montpellier, et notamment la revue l-"engas et les Cahiers dc L.ingtistique
Sociah.
a 

Jusqu'i la fin du XVIIIe sidcle, lorsque I'on se rendait d'Occitanie i Paris ou en
France du Nord, on allait < en France r>.

35

(.trtre ces deux cultures existaient des < ponts )), cofiune d'ailleuts

('ntre les deux aspects de la culture domin6e.

En effet, la culture franqaise parachut6e dans le peuPle le touchait

:r travers une ceftaine litt6rature qrri lui 6tait destin6e, une litt6rature

r'()mantique qui d6bute vers 1830 et se d6veloppera sous l-e S-e1ond

lirnpire. Surtout, la chanson 6tait li. Songeons i la popularite gue

,',rnnut B6ranger. Tout n'6tait certes pas compris, mais on s'y faisait'

lit rl y avait ce th6itre q"i l,ti aussi 6tait loin d'6tre bien compris - voit

I'cxemple du th6itre dit des < cuirassiers > ! -, mais qui faisait vibrer

lcs foules...
Tout cela p6n6trait la culture occitane populaire I P^r

I'interm6diaire d'auteuts issus de la boutgeoisie qui ne se posaient pas

.ler questions, tel Pierre Bellot, ou Par la mise en repr6sentation de

<-t:tte culture par d'autres auteurs, colrune Fortun6 Chailan ou

( iustave B6n6&t. Gelu, quant ) lui, se voulait le peintre frddle de la

soci6t6 marseillaise. Enfin, des chansonniers populaires dont nous

n,avons consefv6 pour la plupart ni le nom, ni les ceuvres, caf elles ne

lirrent jamai, 6.riter, .ompos^ient des chansons dans lesquelles

Passait l'irrfl.r.rr.. de chansonniers franqais' Il subsiste encore parfois

,1.'.lqr., bribes de ces textes qui ont 6t6 fecueillis par des journalistes.

I-es lieux ori lton chantait

Beaucoup plus que de nos iours, malgt6 les appar:n:e.s que

suscitent 1., 
-6di^, 

ia chanson 6tait r6pandue. Ou plus pr6cis6ment,

chacun participait i la chanson alors qu'actuellement celle-ci est

surtout .onsomm6.. Ainsi, Mazuy nous appfend qu') la Tourette, se

tl6roulaient sous la Restautation des asvuts de cantss, chaque samedi, i

la belle saison. Li s'affrontaient les tomanciets et les chansonniefs'

L'occitan c6toyait des textes frangais g6n6ralement emprunt6s i des

iruteurs connus et notafnment i B6ranger. Ces assctttfi dt cails qui se

tl6roulaient aussi dans des salles priv6es, des oqph6ons, voife ceftaines

scdnes, s'y r6fugidrent d6Frnitivement lorsque ceux de la Tourette

furent interdits sous la Monarchie de Juillet'
Sous le Second Empite, i la Joliette, les Concerts Faveta

r6unissaient les travailleuti d"t quais, des n6gociants et m6me des

5 Assauts de chants.
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niruif. Moyennant 
..Tq 

.:rrr, chacun pouvait interpr6ter quelquechose, g6n6ralement dans le r*multe ."i 1., 
""";; 

;riltr?t^i.rrt
impatients de chanter i leur tour !Lorsqu'enfin nos chanteu^ ti"r".r,lass6s, ce qui ne se produisait gudre avant mtnuit, ils achevaient las6ance en mangeant quelques p"qr.t, et des ryboleta.f,.

Pour chanter ou d6cramer, toutes les occasions €taient bonnes :bapt6mes, mariages, banquets. Les salles 6taient ,o-Ur..rr"r, .t t.,olph6ons 
_en particulier permirent i partir de 1g35 a,e.nffi, ; Ucensure. I1 y avut aussi les p"uon^g.r. f,,ss1 cl,aills'r, d. .ii,ri a. hrue Nau qu'en 1844 partkala pastor-are, genre qui devait ensuite servirde tremplin i de trds nombreux chanteur"s occitans. J,y ,.r.i..rarri.

, 
Il y avait 6galement ces personnages de rues qoi int.mr6trr.rrt

leurs compositions o' c.ll.s d,autrei .irurrrorrrriJ* 
^_ri'i;'*r, 

:l'arrose 'l public, dont le souvenir s,est conserv6 trd, tongt.rnpr.
Le chanteur et acteur Dtay, n6 en 1g20, orgrnir! ,ori-T."o.

Provengau, dit Teatre Chichois, qui se d6placJ dans toutes leslocalit6s de Basse provence en attendant de s'installer i roulon et
Y",tr.il:, 

py: d-. reprendre ses p6r6grinations. Th6Atre v6ritablement
de la-cariera (de la rue), puisque i.r ri..t".l.s 6taient donn6s en plern
air devanr une roile qui servait de d^6cor. S""tigno^ i ..-p-p5, f.r6le du th6itre, tant d,expression frangaise qu-,occita.r.. i. jublc,

11d1mmen1, 
nl 

$.pgraii pas du cindma et encofe moins de latelevlslon. Aussr, il n'h6sitait pas i se d6placer en foule pour venirassister i des spectacles dont ia qualit6 n'ztut p", to.rio*, 6vidente.Et comme les pidces 6taient souvent truff6es i,""i.tt.r, 1., m.ill..r.,talents, tout en poursuivant une carriire de com6dienr,'purr"i.rrtl hchanson. Bien que le tanf des gtandes salles telles 6. 1. Gr*aTh66tre ou le Gymnase fiir assgz 
.eley9, le poulailler .n 61rrt ireq"*,epar le petit peuple qui acceptait de faire des sacrifices pour 

"*irr., 
I

ll -tlir:* 
qu'il appr6ciait. Et sans doute plrrs qr.r. chez lesDorugeors' rI y avut li des connaisseurs qui savaient appr6cier le bercanto. Les th6itres de quartier, moins .o,it .r*, sont beaucouD olusfr6quent6s, et la muicasa dau chinapo# fait les iet..l il:;;*i;.

goritent pas aux finesses des t6nors. Les basses, nous apprend Victor

6 Voyous insolents.
7 Gras doubles.
8 M-usique bruyante dont les cuivres et ra grosse caisse sont d la base. voir ra chansonde Victor Gelu, < Lo chinapom >,n Gaiu .npbtai.i, p.SS et suivantes.
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Gelu, 6taient fort appr6ci6es des amateurs, ce que confrrme
Guillaume Luc dans sa chanson <<L'amatot dei bassas >.

Les banquets entre amis, au cabanon ou en famille, sont l,occasion
rl'une d6bauche de chansons et de d6clamations. G6n6ralement au
clessert, l'un des convives se dressait, et sous les applaudissements de
I'assistance, entonnait une chanson ou d6clamait un conte ou un
podme g6n6ralement d6ji connu. C'est ainsi que se sont r6v6l6s
certains chanteurs. Encouag6 paf ses amis qui devenaient ses plus
fiddles supporters, le h6ros 6tait pouss6 dans cette voie qui pouvait le
rnener jusque sur des scdnes publiques.

Il y a toutefois, malgr6 ce comportement trds r6pandu, une
tliff6rence entre la haute ou moyenne bourgeoisie et le peuple. Car il
cst rare qu'un bourgeois ou quelqu'un en voie d'int6gmtion dans cette
classe sociale soit devenu chanteur professionnel. MGme si ses
qualit6s 6taient grandes, celui-ci se contentait de chanter pour les
amis. C'est de la petite bourgeoisie et du peuple que sortiront ceux
cyui passeront sur les scdnes, exception faite pour les acteurs, car jouer
dans un pidce parait aller de pair avec une certaine digrut6.

Et puis il y a les caf6s chantants qui ont une importante clientdle
cl'habitu6s, qu'ils consefyeront en grande partie, m6me lorsqu,aprds
1850 le th6itre chantant fera son apparition. En fait, la m6me
clientdle hanteta les deux lieux.

Une ordonnance de 1824 sur le th6itre ne permettait la

lrr6sentation dans les cabarets et les caf€s que de la romance ou de la
chansonnette soutenues par un orchestre compoftant au plus douze
rrusiciens ne disposant pas d'instruments bruyants. Les pidces, les
op6ras, les chceurs ainsi que la mise en scdne 6taient interdits.

Ces l'restrictioii$ n'emp6chaient pas les caf6s chantants de
connaifte la faveur du public. Assez strictement respect6es jusqu,i la
It6volution de 1848, ces prescriptions tombdrent ensuite en
d6su6tude, d'autant plus que sous le Second Empire, les autorit6s
pr|f&aient voir les ouvriers et le peuple i des spectacles de ce tfpe
plut6t qu') la politique. Pat cons6quent, seules les chansons
d'opposition, qui avaient d'ailleurs 6t6 pr6alablement interdites par la
censure, ne pouvaient passer la rampe. Avec l'abandon de
l'ordonnance de 1,824, il devient possible de concevoir une nouvelle
forme de spectacle beaucoup plus 6labor6e. Ce sera le th6itre
chantant dont le premier ouvrira ses portes en 1856. Il s'agit du
Casino, situ6 en plein cceur de la ville, i l'angle de la rue Noaille5,
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actuelle canebidre, et de la rue de l'Arbre, actuelle rue vincent Scotto.
flus jad, il sera rebaptis6 Th6itre des vad6t6s-casino, ou Th6ite
des Vari6t6s.

En novembre 1857 s'ouvrait un th6itre chanrant qoi, p.r la qualit6
de. ses spectacles, devait rapidement acqu6rir- une cctcurite
universelle :l'.Ptlcazar c'6tait une vaste salle comportant des tables ori
I'on pouvait conso[uner en suivant le spectacle qui se d6roulait sur
une large scdne agr6ment6e de rideaux, de rampes lumineuses, de
d6cors, avec i L'avant un orchestre qui rassemblait jusqu,i quarante
musiciens jouant de tous les instruments.

.l.es 
exemples du Casino et de I'Alcazar devaient €tre rapidement

suivis par de nombreux th6itres chantants dont certains jouirent d,un
large succds avant, lors.que triompha le cin6ma, soit de disparaitre,
soit d'6tre transform6s efl r"[.r obscures. citons au hasard
l'Alhambra,le Palais de cdstal, l'Eldorado (d'abord i la plaine, puis i
la_ place 

,Casrellane), le Ba Ta Clan (ou Folies Berg&es), le frCao.
Musset, les Folies Provengales, le Casino de la plagel

Les soci6t6s mutualistes et les cercles se d6veloppdrent surtout
aprds 1870, en rapport avec les id6es r6pubricaines Jt^socialistesi Ils
venaient confotter une ftadition associative dans laquelle la chanson
tenait un grand r6le, et les succis qui passaient Jans les th6itres
chantants 6taient i I'honneur auprds d., *"t.*s. Il ne faudrait pas
oublier les concerts de quartier, les < concerts de Marseille ,, parfois
donn6s sur une place, ainsi que les trinp qut se d6roulaient dans
chaque quartier ou banlieue.

Les lieux possibles porrr I'expression chant6e n,ont que peu vari6
entte la Restauration et 1940-1950, si ce n'est ce passage progressif au
th6ite chantant et aux cercles. Mais pour autant, l.r-a.rf,e, [eu*
n'ont pas disparu. On n'a pas plus chant6 qu'autrefois, mais les
implantations se sont multipli6es, en rapport d,ailleurs avec le
d6veloppement urbain. Les choses .hrrrg.ront avec l,arriv6e du
show-business, du 33 tours et de la t6l6vision.

e F€tes patronales
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Place de la chanson occitane

La chanson occitane, si elle est trds probablement majoritaire dans
la bouche des Marseillais au d6but du XIXe sidcle, l'est surtout dans
lcs milieux populaires. Non que la bougeoisie d'affaires ne la
connaisse pas - elle n'6chappe pas i la vie - , mais pour elle la
rnodernit6 passe par le frangais et donc par les chansons dans cette
langue. Les choses 6volueront ) patir de 1840, mais la diglossie sera
,rlors parfaitement install6e dans les consciences bourgeoises et
chaque langue aut^ s^ place dans les thdmes des chansons et des
rl6clamations.

Il n'en sera pas de m6me dans les consciences populaires, m0me
si, et cela est normal en raison de la place que le frangais tient dans
l'6crit, I'occitan tendta i 6tre cantonn6 dans des domaines bien
rl6finis. Mieux, malg6 que la diglossie devienne de plus en plus
conftaignante, l'occitan tiendra dans la chanson une place qui ira en
s'6latgissant au frt et i mesure que I'on s'approchera du )O(e sidcle.
(,'est que la double conjonction du gofrt du r6alisme et de l'existence
cle cr6ateurs sortis de milieux populafues qui utilisent une langue
demeur6e efl usage normal mdnera cette forme de litt6rature qu'est la
chanson i tendre i peindre le mode de vie marseillais. A cela vien&a
s'adjoindre la politisation de la vie, avec l'extension du capitalisme qui
rnodifie les rapports de production.

Du < biais de viure > i la folklorisation

Il y aura alots un choc entre ces nouvelles conditions et les formes
anciennes de la vie, pas aussi idylliques que certains le pr6tendront
plus tard, mais qui toutefois avaient permis l'instauration d'un certain
i'qtrilibre. Ces formes de vie, id6alis6es, passeront dans des thdmes qui
deviendront traditionnels.

Ainsi le cabanon, rendu c6ldbreparla chanson d'Etienne Bibal, qui
correspondait i un fait social qui s'est prolong6 jusqu'i nos jours
avec, en Occitanie m6diterran6enne, le ph6nomdne de la < r6sidence
secondafue >, trds diff6rent de celui existant dans d'autres r6gions.
Cette pratique, avec ses variantes linguistiques : maset dans le Gard,
ha$ida dans le Yar, granja dans le Vaucluse, cabarc du c6t6 de Sdte,
correspond i un mode de vie et de sociabilit6 qui ne peut se
d6velopper que dans des contr6es oi le climat permet de vivre au
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$and a1r. La chanson < Lo cabanon >10 donc, est le r6cit d'une
journ6e pass6e au cabanon. Il y a le d6pat, i l'aube, et le retour, tard
dans la soir6e, avec la description de tout ce qui se faisait une fois sur
place: repas, jeux de boules, p6che, bal, les jeunes gens qui < se
padent >... Le succds fut immense et en 1840, la premidre 6dition,
tir6e i six mille exemplaires, fut 6puis6e en un mois. C'est sur l'air du
<< cabanon >> qu'en 1848, i Audllac (Cantal), Dupuy-Grandval 6crit
une chanson r6volutionnaire, ce qui montre l'extension de la
diffusion des chansons occitanes dans I'ensemble du pays d'Oc.

Les imitations ou les chansons s'inspirant du < cabanon >,
g6n6ralement li6es i la cuisine d'aillsuls, se multiplidrent. Parmi ces
dernidres, je me contenterai de citer < Les Paquets de la Poma rrtt, de
Barth6l6my Brossard, qui est encore connue de nos jours dans la
vallde de I'Huveaune, tant sous sa version frangaise qu'occitane.

Les chansons i boire, avec tout ce qu'elles ont de parodique,
tiennent une large place. Certaines, cofiune < Aqueu dc, que pada ! d
lei dos soflas mosts >12 et < Lo cepon de tavema rtr, de Joseph
Arnaud. ont eu un immense succds.

Si le cabanon est un type id6alis6 mais non folkloris6 d'un biais dc
uiurda, i son c6t6, des types sont en train de se folkloriser et
deviendront par la suite des moddles du Marceilkis. Ceci est la marque
d'une culture en voie de tepLiement. Cette folklotisation apparait avec
le nirvi populads6 par Fortun6 Chailan et surtout par Gustave
B6n6dit. Gelu en feta une Frgure bien plus r6aliste que ce demier. Et
pou(tant c'est le nini de B6n6dit qui passera ! La fortune sera longue
de ces textes dont le nirui marseillais est le h6ros. lJn nirui qui ne doit
par ailleuts pas 6tre confondu avec le quicols, mauvais gaigon par
excellence. Les m6tiers traditionnels, surtout f6minins, sont 6galement
en voie de folklorisauon. Il en est ainsi des marchandes d'oursins, de
cacial6 ou de brousses, des poissonnidres, des poftaiit{?. Et ces

10 < Le cabanon >. Version int6grale publi€e dans I'ouvrage Lz mic-hall marseillais,
| 815-1950, Claude Barsotti, Editions Mesclum, 1984, p.28-30.
11 < Les Paquets de la Pomme >.
12 < Celui-li oui, il parle ! ou les deux ivrognes >.
13 < Le pilier de taverne >.
la Manidre de vivre.
ts Diminutif g6nois de firancesco, synonyme de < voleur >, pour les Marseillais. Voir
Gelu, G,wres complites, t.l, p.329.
16 Fleur del'acacia, que les ieunes marseillaises portaient i la bouche.
1? Porteuse, femme portefaix. Ce travail 6tait g€n6rdement effectu6 par des Gdnoises.
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{cmmes sont dot6es de toutes les qualit6s possibles et imaginables
rrralgr6 une langue ac6r6e

Amour et gal6iade

L'amour est un thdme 6ternel, cofiune les chansons d'amour qui

tombent souvent dans le romantisme et l'6l6gie. Evidemment, li6s i

I'amour, il y a les cocus, autre thdme 6temel. Parmi les di"aines, ie me

t'ontenterai de citer < La marche dei banuts ,r18, de Jean-Baptiste
llonnefoux, chansonnier r6publicain et anticl6rical, dans laquelle

Saint-Joseph tient la place d'honneur.
La galljade pure, destin6e i amuser un public qui en est ftiand, est

rllustr6e pat presque tous les chansonniers. Ceux-ci s'inspirent
lr6quemment d'6v6nements ou de personnages de la vie quotidienne.
( .crtains utilisent la r6p6tition, corntne Rodolphe Serre dans la scdne

, r >mique < A ! qu6 siis ur6s ! >1e, oti il cr6e le personnage de
(.acalocho, qui est pass6 dans la m6moire populake marseillaisd0. On

r onnait I'histoire : Cacalocho est un garqon auquel arivent toutes

sortes de petits malheuts. Un magon tombe-t-il une planche ?
(.acalocho passe ) ce moment sous l'6chafaudage et la regoit sur

I'i'paule. Un ami lui dit : < A ! qu6 siis ur6s ! T'agudsse tombat sus la

rt'sta, dras mdrt !>21. Et tout est i I'avenant avec de temps en temps

rrrtroduction du francitan suivant qui est le ptotagoniste.

Beaucoup de textes dont I'intention est s6deuse sont trait6s sut le

rrrode de la gal|jade. Les chansons sur les femmes comportent des

v:rri6t6s. Il y a les chansons anti-f6ministes, voite < macho )), cornme

rrous diljons aujourd'hui. Puis il y a celles, satfuiques, dans lesquelles

:r,rnt 6voqu6es les prostitu6es. La moralit6 peut appataitre lorsque
, 'r'st i la suite de la misdre que des ltlles ont suivi cette mauvaise voie.
( .hansons aussi sur les filles qui ont fait < Pascas avafls Rampaus >>2.

trr < l,a marche de ceux qui portent les cornes >.
r'' ( Ah ! que tu as de la chance ! >
'" f 'ln 1904, i la foire Saint-Lazare, qui avait lieu chaque ann6e en aorit et en

,( l)tcmb{e , l '6v6nement est constitui par le th6itre Pulol qui donne < Les Aventures

,lr'(.acalouche >, scdne de mreurs locales qui se d6roule dans le quartier de Saint-Jean.

| .'rnrtcur en est Joseph Cado l-aurier, chansonnier marseillais dont on connait

1'lrrsicurs chansons occitanes.
'| u Ah ! que tu as de la chance ! T'e0t-elle tomb6 sur la t6te, tu 6tais mort ! > A noter

l , rnplor du plus-que-parfait du subjonctif, normal en occitan.
" < l)iques avant les Rameaux >.

I
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Les chansons dites < cochonnes D sont beaucoup moins r6panduesque ce qu'une l6gende tenace l,a pr6tendu. S il est'"r, q";U.r"; ,"",pas absentes du r6pertoire marsernais, elles demeurent bien mornsnombreuses en occitan- qu,en frangais. euant 
".r* 

-.h_ro.r,

franchement grossidres, elle, ,ont r"r... 
'

Du social...

J'en arrive i la 
,chanson^-sociale qui touche plus ou moinsdircctement i Ia poritique. c'est au moment de la Restauratlon

qu'apparaissent des textes politiques en faveur d' po,.rroir-.fiU...
Ol.,r. connait pas de .h^nsons 

-d,opposruon, 
mais il est probablequ'il en existait' seurement, .[., ,r'onipmars dri 6tre transcrites. sousla Monarchie deJrrillsl, c,est sous forme diallu.ior* q; o"rr;i^r^i, f"politique' L'on peut di-te qu'en dehors du folklore'contesta'taire, ranaissance de la chanso.r politiq,r. occitane moderne date de 1g4g.Bris6 sous l'Empire autoriiaire, ,n norrrr.l 6lan se manifestera dans lesann6es 70, comme on le verra.

_^l:"11T-: :::-1 
q". sous des r6gimes oi la censure 6tait srivire,meme pour res textes en occitan, car les censeufs connaissaient

parfaitement le orovengal et en saisissaient 1., ,r,r".r..., 
"" 

*"y." a.la toumer consistait- i donner la parole aux Marseillais. c,est lam6thode qu'u'iliss G.l.r.r6o111 l,.ng"g.ment est d,eilleurs beaucoupplus humaniste qrre franchement "plUriqu.. 
Et apris lui, d,aurreschansonniers, parfois plus engag6s, ,rrilir.-rrt le m6me pro.Lae. 

-,.rt

ainsi que des scdnes et d.s 
-.hunron. 

sur la rnisdre des classespopulaires passent sur la scine d,e I'Alcazar ou du Casino. L,un desauteurs les plus c6ldbres du Second Empire, qui a gagn6 ," lri. 
"r,publiant des chansons, est Jules Lejou'rdan, qui 6crit des textesternbles sur la misdre des travaill..r^ mrrseill^rr. M,,, [ 

" 
*, p", f.seul, et i c6t6 de lur ou aprds l-ui on p..rt.it., I.aurent Farcy,Joseph

Sarraire, Stanislas Mallard, Andri Guieu, fr,t.fr.f Capoduro ou MichelGalseran. Dans ces textes, on rencontre d,ailleurs souvent unid6al-isme et un moralisme faciles. Ai"ri, les malheurs de laconscription sont 6voqu6s dans < Lo conscdt a. lut"rrp.rrU J, a.Guillaume Luc' Et dans < Lo reservisra >>2a Michel crpoJrio oiriq".

23 < k conscrit de Menpenti >.
2a < Le r6serviste >.
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(lue pour celui qui doit quitter son ttavail afin d'accomplit sa p6riode

rnilitaire de 28 jours, la situation devient tragique s'il est mari6 et a des

t'nfants. Ce n'est pas la m6me chose pour le bourgeois.

Autres chansons sociales, celles qui 6voquent les injustices des

rrnp6ts, I'augmentation des denfget- d. base, ou, en 1910, les retraites

,ruvr'idres d'un montant inFrme, vot6es aprds que les d6put6s se soient

allou6s une indemnit6 de quinze mille francs par 
^n 

! La mutualit6

n'est pas oubli6e, et Antoine Maurel, l'auteur de la c6ldbre pastorale,

rnutualiste chr6tien convaincu. a 6cit la chanson < ki societats de

secors >Ps.
Les immigr6s sont souvent pr6sents dans les textes sociaux'' sous

cleux aspects : d'abord, 6tant donn6 leurs conditions d'existence

rnis6rables, ils inspitent la piti6 ) certains chansonniers' Et par

immtgrft, j'entends 6galement les gaaofi venus des Alpes de Ptovence.

Cela donne lieu i l'utilisation de leur manidre de pader, avec le

maintien g6n6nl des consonnes ftnales, afin d'accentuer I'effet

comique. Ensuite, les immigt6s sont consid6r6s comme un obstacle,

car ils acceptent des conditions de travail difficiles pour des salaires

inf6rieun i ceux des Marseillais. De li les allusions racistes, en

particulier ) l'6gard des bachirc, terme de m6pris d6signant les G6nois,

auquel succddera dans les ann6es 1880 celui de babiP6.

La sp6culation immobilidre permettra aux chansonniers de faire

passer un message d'opposition. Cela est 6vident sous le Second

Empire avec le percement de la Rue Imp6riale, future Rue de la

R6publique. Parmi divers textes, le plus int6ressant demeure celui de

Marius Ricatd, < Le propri6taire et le locataire >. Le propri6taire

expulse le locataire aFtn de faire bitit un immeuble neuf. Il lui

explique que cela est pour son bien car cet immeuble disposera de

conditions sanitaires meilleures et que, de toute fagon, il sera mieux

Io96 ) l'Estaque ou ) Saint-Henri. Le locataire r6torque que le nouvel

immeuble ne lui est pas destin6, qu'il aura perdu ses amis, son

quartier, et qu'il sera loin de son tavail. La diglossie li6e i la condition

sociale est mise en 6vidence d'une fagon 6blouissante : le propri6taire

pade en frangais, cependant que le locataire r6pond en occitan.2T

Cette situation diglossique apparait dans de nombreuses chansons

et d6clamations sous le Second Empire. Cettes, ce n'est pas une

2s < Irs soci6t6s de secours >.
26 En Provence, ce terme d6signe le babouin ou le crapaud.
27 Publication int6grale in I-z nsic-hall marseillait, op.cit.,p.68-69.

I
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nouveaut6, mais avec la transformation 6conomique et sociale, elle
tend i se g6n6raliser. Tous ceux qui tiennent une position sociale
haute ou aspirent i y parwemr, tous ceux qui repr6sentent I'autorit6,
utilisent le franEais ou le francitan. Et les trobaLes qui sont les
t6moins de cette vie marseillaise, montrent comment l'occitan est
menac6 par ce d6sir de promotion sociale qui passe par le frangais,
langue de la modemit6 et du pouvoir.

... dla politique

Le social nous introduit tout naturellement i la politique, i des
textes ouvertement politiques. c'est le cas avec une chanson de
Guillaume Luc sur les 6lections de 1869. c'est aussi celui de chansons
sur la cornmune de Marseille. Avec I'aprds-commune et l'ordre
Motal, les chansonniers doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ils
tepartent de plus belle avec le coup d'6tat de Mac Mahon du 16 mai
1877,la campagne 6lectorale qui suivit, et la victoire r6publicaine aux
6lections d'octobre suivant.

- 
Les chansons politiques revAtent parfois un aspect personnel, et

l'on assiste i des attaques directes contre certaines personnalit6s.
c'est le cas avec Napol6on III aprds sa d6ch6ance, du comte de
Chambord, pr6tendant au tr6ne de France, du pr6fet Lutaud qui, au
d6but du sidcle, fut mut6 i la suite d'une violente campagne men6e
contre lui, ou de Tony R6villon, candidat socialiste paraihut6 dans la
ctrconscription d'Aix en 1897, qui se heurta i l,opposition des
membres de son parti.

Aux chansons politiques se rattachent des chansons anticl6ricales,

:ar :n 
dehors de quelques exceptions, la hi6rarchie catholique soutint

les l6gitimistes et les bonapartistes contre les r6publicains. c'est sur la
base de cet anticl6ricalisme que se forma ce parti r6publicain qui unira
la bourgeoisie mod6r6e, les radicaux et les socialistis. La batille sera
i son apog6e i deux moments : en 1880, lorsque la R6publique est en

.T31. 
d. gagner la partie, et vers 1900, lors des lois de s6paration de

l'Eglise et de l'Etat. on assiste alors i un d6fedement de chansons
anticl6ricales dont certaines sont d'une violence inouie et ne Deuvenr
se comprendre qu'en se replagant dans le contexte qrri 1., 

"engendr6es.
La satire est courante, avec la morale popuriste et ses v6dt6s soi-

disant 6videntes. cette morale tient parfois une lustification, mais elle
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peut aussi parfois correspondte simplement i des pt6iug6s' En tout

.^s, l'hypJcrisie de Ia soci6t6 bourgeoise est d6nonc6e, et les

chansonniers se placent syst6matiquement du c6t6 des vicdmes'

L'actualit6

Il y a les innombrables chansons sur l',actualit6 quotidienne de

Marseille. Cela va des soldats de la nouvelle caseme construite ) la

llelle-de-Mai i la viande de cheval avec la premi&e bouchede

hippophagique install6e dans la ville, en passant pat les v6los et les

,.urn*ryti"ouvelles fotmes de locomotion, ou plus simplem:nt' Jans

intention politique 6vidente, la bienvenue au nouveau maire F6lix

llaret, et A t'epiie*i. de chol6ra de 1884-1885' La mode n'est pas

,rubli6e. Sous le Second Empire, Ia crinoline ou les raglans sont i

l'honneur. Plus tard, or, 
^rrri 

< Lei faus cudus >28 de Joseph Catlo

l,auriet, ou < Lei coifuras a la mdda >fe, deJoseph Mandine'

on doit encofe ajouter d'autres thimes : les chansons contre la

l';uerre, les chansons patriotiques, surtout aprds 1870-1871' celles sur

i^ atg"tt6 du pays .i d. l" langue occitane, 6videmment r6duite au

r',ud."r marreil1aii, sur les d6fauts physiques des individus' les textes

i'.ologiques, PhilosoPhiques...
Cette brdve 6num6ration, qui m6riterait 6videmment i 6tte

pr6cis6e quant i l'importance quantitative de chaque thdme'-a le

i,r6rite de montrer qrr. l" chanson marseilluse couvre l'ensemble du

r.cglstre. M6me I'op6r" n'est Pas oubli6, puisque le grand air de la

,.,,Io-ni. du Barbier dt Siuitte 6iait r6gulidtement chant6 sur les scdnes.

(.t' n'est donc pas i ce niveau que se situe la diglossie, mais plut6t

.lirrrs le fait que le francitan tend i se g6n6raliser30' "'* " 
,' 

'.n '' ' ,."

Ijtancitan et match6 national de la chanson l f t r  ,  . i

Mais cela doit 6tre nuanc6. En effet, si sous le Second Empire ies

nhrases en francitan et les ftancismes sont nombreux et apparaissent

:;rrrtout dans les textes, il y a une 6volution rapide vers un sentiment

/rr< Les faux culs >.
r'' < Les coiffures i la mode >'
rr 6-f Qlaude Barsotti, < Lei cangoniers Provengaus urbans, testimdnis de tdmps >,

,,,,ri,'"urication pr6sent€e au Colloque Victor Gept, Marseille atr XIXe ihh' 25-21

r x lobrc 1985, paru dans les actes de ce colloque'
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de dignit6 qui poussera les chansonniers i ,.dr:, une langue pluspure cependant que I'emploi du francitrres rextes 
"*i,"J ; :i':o:: "T" 

j:i:l':'ln. |."tu"dra prus ldt6 J",,,

r j;*:,,#*:3i,":'"'"fl Hl:1";ff m:#::*m;
ph6nomine o. ,,"ttottr 

Que cinquante ann6es 
.aupanvant. Le

.h",,,on,0"",t*'.ffi n1:,1T:,T:i:"t":H:fi :, j:;ffi ,l;:a certainement jou6 d"n, .eite a""f,,r,iorr.
Toujours est_il qu,i.la.veille a" fr._i.r,conflit mond.ial, en d6pitd'un recul de l'emproi a. rt..i"r^ilrt , vie quotidienne, cerrelangue demeure encofe normalement sociaris6e. Elre a 6t6 

"dopi6e parles immigr6s de souche 
""" "..]*"iJr, ,o.rrr.nt res enfants de lapremiire g6n6ration 

-connaissent trois lang.r., : l,occitan, le francitan,
* e.t la langue du pays d,origine a. i*r, o**".(Jn compreno 

T? 
cette 6poque, iornpt. tenu de la place qu,elleavalt su se faire auprds de la ihanson ir^.rg^ir., la chanson o..it^rr.' alt encofe tenu une place de choix i Marseille. l,t"r-i"-g"*.1.,r^itmettre bon ordre i tout cela' En m6me t.mps que tombaient sur reschamps de batailte 

I:1."".r1:;;;i* porr"i.r,t ta lansr.re et laforce vive du pays, tout un pan de culhue s,effondrait.

Mais il convient

::ii,#iT#frTffi:itF.JH"',T:H::J'ffi,:T:
qu,avec r" ..,,o"ffi nfi :T,J}i::: .l .H,m;'::F;:est peut-etre l,imase la plus fr"pprrrt., ,. .onrtltr. v6ritablement unmarch6 nationar iu spectact..' c.t" veut dfue que tout artisteposs6dant du talent est pouss6 ) voyager pour vivre de son art, etdonc i s'exprimer *Xr^Il_t-T*. 

-e;5i1t,!_ 
est celte du pouvoir, deI'administration, de l'6criture normaris6e. d,n d,autres termes, 

' 
doit

;H';: 'i*ff#?# 3: g -"i F: 1,,, .,' rrancitan 6i,,r.*6,

***,T,f;$":fu 
'.:'""i,':::Fii1"i".'"f'1 

jitsili:j
retuseront a. *",.r',:"ffi u"'"'Jff|;"b:il:A 

n"m:Sdevront udliser re frangais d""t h;;;;;sons ou d6clamations. oule francitan. L'occitan. rt, t,._plol.rorr;;;;r,les publics du pavs. AMarseille' certes' mais aussi dans tout s les localit6s de pro,rence et
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bien plus loin, jusqu'en Gascogre. Ainsi, un chanteur cofiune
llrossard obtiendra un succds triomphal i Toulouse et Valence.

La plupart de ces artistes donc, auront une langue diff6rente en
lbnction du public devant lequel ils seront appel6s i se produire. Et
l'6ventail pouffa aller d'un monolinguisme occitan jusqu'i un
r6pertoire ne comprenant qu'un texte occitan, en passant par toutes
lcs situations in term6diaires.

vr"-r-I"il)
N6 i Marseillele 12 septembre 1806, dans un immeuble situ6 dans

la rue du Bon-Pasteur, prds de la place d'Aix, actuelle place Jules
(iuesde, Victor Gelu est mort le 2 avnl 1885, dans son domicile de la
rue Jardin-des-Plantes. Victor Gelu, dont le pdre 6tait boulanger, 6tait
cl'odgine petite bourgeoise. Il accomplit de solides 6tudes qu'il doit
interrompre i la mort de son pdre. Il voyage un peu pattout en
l'-rance, i Bordeaux, Paris, Lyon, oi il est clerc de notaire, mais aussi
cn Suisse et en Italie. De retour i Marseille, il s'essaie dans diverses
activit6s, notamment la minoterie. Mais, peu dou6 pour les affaires, il
se retire d6finitivement en 1855, se consacrant i l'6ducation de son
fils et vivant du produit du travail de son 6pouse, couturidre.

Il a d6ji 6crit un certain nombre de chansons ftangaises lorsqu'il
se met ) la chanson provengale, pat hasard nous dit-il, en 1838. Il
obtient un triomphal succds avec ( Fenhant e gromand >31. Et durant
quinze ans, il sera consid6r6 comme le chantre de Marseille,
l'interm6diaire de sa ville natale. La population marseillaise se
reconnaitra en lui.

Dans ses chansons, Gelu pr6sente l'ethnotype de l'occitan avec
son temp6rament violent port6 par une parole qui fera son succ,is de
chansonniet lotsqu'il se produira dans les banquets. Car c'est li
seulement qu'il chantera, et non sur les scdnes des caf6s ou des
th6iues chantants. Pour lrri, la chanson est un moyen de
communication sociale. Il y d6nonce tout, il crie la r6volte de
l'individu devant la soci6t6. Cependant, ce sont les autres qu'il fait
pader, et ainsi, il fait la jonction entre la culture populaire et la culture
officielle. Par son talent, il donne la parole aux muets de l'histoire, i

il < Fain€ant et gourmand >.
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ceux qui ne padent pas la langue du pouvoir et qui sont exclus del'avenir.
Dans I'univers de Gelu, c,est la civilisation urbaine qui estpt6sent6e, mais une civilisation dans laquelle il 

",y 
;;;;;; il*.entre la ville et la campagne . 

.Il 
y a compi6mentarit!, .t .. ,,..t fl, .r,hasard si son ro-"r, Noa/ Gyref, 

" 
poru h6ros un p"yrin a.vitrolles, localit6 qui est vers l'ouest i |exr6mit6 de la mouvance

marseillaise, cofiune vers l,ouest le sont Aubagne ., noq.r.rr"ir..
Homme de contradiction en raison de son exraction sociale, Gelua voulu 6tre un intellectuel i un moment oi cela ne payait p"r. p", ,.,chansons, qui 6taient connues de tous 1., M"rr.'l^i, J, l"i1orr,pass6es dans une sorte.-de l6gende, il a 6t6 le moddel ..rt.,inaccessible, mais le moddle tout-de m6me auquer se sont r6f&6s leschansonniers marseillais33.

Etienne Bibal

Etienne Bibal est n6 re 29 octobre 1g0g, au num6ro 44 du Grand-
Chemin-d'Aix, aujourd,hui avenue Camille_'pelletan. Il g""rrdit *^ ..quartier qui 6tait aussi celui de victor Gelu, dont il est recontemporain. Apris quelques ann6es d,6cole on il apprit a tir., i.rir.et compter, il exerga le m6tiet de vermicelier. Il adorait la nature er,parait-il, il 6tait aux anges lorsqu'il pouvait quitter l" fabrique po.rr
aller au bord de mer....au cabanon I Aprds son mariage avec Marie_
Madeleine fmbert, il alla vivre dans la rue des Cr".raiC^r_.i 

"" 
Umonta une boutique de comestibles et de l6gumes.

- 
Piqu6 par le d6mon 

.de 
la po6sie, il 

" 

".ompos6 
de nombreuses

chansons, romances, 
lpitres, Jor,t.r,- satires en provengal, dont la

3l-uqart 
sgnt perdus. euelques-uns ont 6t6 sauv6s par son neveu,

Yul"r 
Bibal (1848-1939), 6galemenr auteur de chansons, dont l,une,

11_salut a I'Estaca >3a, fig'rai1 dans les ann6es 30 dans la revue del'Union Musicale de l,Esiaque_plage, < Vengue de pies >3s.

32 Noi/ Granet.
33 voir notamment Lucien G,aillard, craude Barsotti, Guy Martin, wctor Geh, poite ,z
Y "r': ( (t 

! 
0.!:t S S i ), Centre R6gional d'Etudes O;;.r, Marseilte, 1 985.v <salut i I'Estaque,,. pub[6Jint6gr^1.-.nt in i-rorirtotl aandllois, rgri-rgi,,p.140-141.

,t n Qua nous viennent des sous >.
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C,est en 1840 que vint la c6l6brit6 avec la c6ldbre chanson < Lo

cabanon >, dont j,aipr6c6demment d6velopp6le thdme. Etienne Bibal

<1tait membre de 
-l,Ath6n6e 

Ouvrier. ses refrains 6taient trds

Populaires i Marseille; ils 6taient chant6s dans les th6iftes et les

concerts paf son ami cantonelli, que l'on appelait plus famiJidrement

(,antos.

Bibal devait p6rir tragiquement' A la fin de 1853, pris dans un

rncendie, il eut un tel ef?roi qu'il devint fou et dut €tre enferm6 )

I'asile du boulevard Baille, oi il mourutle 23 octobre 1854, ) peine

ig6 de 46 ans.Il demeure le tlpe d'un chansonniet populaire qui a 6t6

.i..v6 de I'oubli par une seule ceuvre, image d'un certain mode de vie

commun i l'ensemble d'une population'

Rodolphe Serre

N6 i Marseille en iuin 1823, Rodolphe Serre y est d6c6d6 en

cl6cembre 1894. Il 6tait cuisinier de son m6tiet et tenait un restaufant

sut la place du Gtand-Th6itre. Est-ce li qu'il prit le-gorit^de la

,rrrr.iqri ? C'est possible, mais en tout cas, il composait lui-m6me la

-rrriqrr. 
de ses .h".rrorrr, scdnes comiques et d6clamations m6l6es

d'arieites qui connurent un succds triomphal sous le Second Empire'

Ses interpidtes favoris 6taient Gaitte, Brossard, Reboul et G6nin'

Certaines de ses romances ont connu une longue popularit6 qui a

atteint 1,974. A cette 6poque, < Soven-ti n'en )36 ou < Ma brunetta >37

6taient encofe sur les 
-ldvres 

de vieilles Marseillaises. Cette demidre

romance, qui a 6t6 reprise auioutd'hui par Jaume Lombard, se chante

sur une 
-*rriqo. 

trds ag6able qui ne date pas, preuve des qualit6s de

musicien de dodolphe Serre. Par ailleurs, nous l'avons m, celui-ci est

le cr6ateut du personnage de Cacalocho'

Dans la ,.€rr. n Lo marchand de gaveis v38, 6galement reprise par

Jaume Lombard, il y a une satire sociale qui valut i son- auteur la

ioppr.rrion de cettains passages de la part de la censure lots de sa

or6r.rrtrtion il'Alcazar it au Casino. C'est que Rodolphe Serre 6tait

i6publicain et socialiste. It fut d'ailleurs I'un des collaborateurs du

iournal de Clovis Hugues, L.a Jeute Rtpabliqae, devenu en 1880 l-'e Petit

36 < Souviens-t'en >.
37 < Ma brunene >. Publi6e int6gralement in I-z mlic-hall mmteillais, 1815J850' p.73'

74.
38 < Le marchand de iavelles >.
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Prouengal. Membre de I'Ath6n6e ouvrier, il en 6tait la ressource dans
les grandes occasions. Ainsi, lors de la r6ception d'Alexandre Dumas,
de passage i Marseille, c'est lui qui r6digea le compliment de
clrconstance.

Je rappelle que Louis Foucard, pour son < Teatre de Titdas >3e. a
tfu6 un certain nombre de scdnes de l,ceuvre de Rodolphe Serre.

Au vallon des Auffes se trouve une voie d6nomm6e rue Serre.
c'est li que Rodolphe Sene venait philosopher. Il 6tait connu de
tous, et son expression <r Sidt urct, Cacahcho ! > est demeur6e
proverbiale.+o

La Comedia koveneall, 
,

En 1878 6tait fond6e par F6lix Galseran, qui avait regu l'aide de
deux autres chansonniers trds connus, Joseph Mandine et Jean-
Baptiste Bonnefoux, La conidia Pmuen6a/d1. cette associ"tion ,'6t"rt
donn6e pour tiche < de dffuw la langae prouengale par le molen d'6mt, de
concertt et dc reprisentatiorcfaitet dans totrte la proaence >. Elle i6unissait des
trobaires et des chansonniers dont la plupart se retrouvent d,ailleurs
dans une autre association de but plus litt6raire, l-n Gai sabera2, fond6e
en 1880.

- 
F6lix Galseran (\4arseille 1851-191g) 6tait le quatridme enfant

d'une vieille famille marseillaise de tonneliers, et il fut tonnelier lui-
m6me, comme d'ailleurs ses trois frdres. Il fr6quenta l'6cole des
Frdres du Panier, orj il habitait, rue de I Abadi6. Trds intelligent, il dut
toutefois se metfte au travail i I'ige de douze ans, mais il continua i
fr6quenter, le soir, les cours des pdres j6suites des environs de la gare.

Il vint vers 1875 i l'expression occitane, et en 1gg0, il 6crivif une
pastorale, L'ar un, accueillie favorablement et qui fut jou6e au th6itre
de la rue caisserie. L'6volution de ses id6es poiitiques vers le
socialisme et un anticl6ricalisme farouche est attesi6e par son drame

3e < Th6itre de Poup6es >.

]0 
Pgur les portraits de Marius Revertegat, David Gaitte, Barth6l6my Brossard,

|.{ariy.s 
Be1ryr, Michel Capoduro, Joseph Arnaud, Guillaume Luc, Mirius Angles,

Stanislas Mallard, Jeanne conty, Louis Foucard et Georges Villard, on ,. ,"po.r.-- i
l'article complet de la revue Marseille, dans lequel figurent 6galement des illustrations
ainsi que de nombreux textes de chansons [ndlr].
at Lz Comidie Pmtengale.
a2 l-.e Cai Satoir.

5l

cn quatre actes, L'hiitage ou le jituite aa mott/in, qui en d6pit de son utre

Frangais est presque entidrement r6dig6 en pfovengal. Il 6crivit deux

autres piices,I-.o caractira dc nii Bernala3, com6die en deux actes et en

u"r. .166. au th6itre de Saint-Henri en 1881, et l-t ponpier enfamat$,

vaudeville en un acte et en vers, ct6,6 en 1891 et jou6 dans les divers

th6itres marseillais. En outte, excellent chansonnier, il est le paroliet

cl'un grand nombre de chansons dont la musique 6tait souvent

cmprunt6e i des chansons frangaises ) la mode'
-l-a 

Conidia Prvuengala exerga son activit6 dans le domaine du

spectacle, n6gligeant I'aspect litt6raire qui fut pris en charge p^r b

i;oi Sobtr, it plus tatd par l-zi Tmbairvs Marselhifs, outre les

rrublications cofiune I-a Sartafi, LArmaruc Marselhifl, Lo Sant Janenc
',rt 

I-.a Ve/hadd,. , ' ' ' 
I d' i ' ji I it

L'association joua un t6le trds efFtcace d'imprdsario, dans la

rnesufe ori il sufFrsart de s'adresser i elle pour obtenir les artistes

n6cessaires ) l'otganisation d'un spectacle. Et c'est ainsi que seront

rrrembres de Lz conidia Prouenga/a des hommes tels que Guillaume

l,uc, Marius Berger, ainsi que de nombreux autres chansonniers

rr.rarseillais dont le r6pertoire 6tait sinon exclusivement, du moins

r r raj oritairement d'expres sion occitane.

I--a Conidia Pwuengala organisa des concours. Le premier se d6roula

,'rr 1884, sur le thdme impos6 Lti nflat motts; tl fut rempot6 par

foseph Mandine. Le second, en 1894, qui consistait i 6crire une

r-hanson sur le thdme << N'a pron r>49, eut deux gagnants ex-€quo,
(iuillaume Luc et Prosper Portal, un ardste connu Pour son r6le de
(.anison dans la pastotale de Louis Foucard, et qui s'essayait aussi

.lans la chanson. En 1896, nouveau concours sur le thdme < Es sa

Iruta>so. Dernier concouts en 1898 sur le thdme <Vdli pas que mi

lr\gan lume ))s1, gagl6 par le chansonnier Victor Valentin, qui 6tait

.llns la vie vendeur de ioumaux.

t\ It caraclin dc Dame Benanl,
tt lt Ponpier enflann4.
t' I .es Tmbaint Mareillais.
r' l-.a Potle.
| | L,Alnanach Marseillait.
tA [ -a Veilhe

''' < Il y en a assez )).
'ir < (l'est sa faute D.

'r <.f c ne veux Pas qu'on m'explique >.
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Les chanteurs de l'association tournaient un peu partout, aussi
bien dans des r6unions priv6es, des f6tes famiriales o., i., b".rqrr.tr,
que dans les salles de Marseille et de la banlieue. A titre d'illustration,
je mentionnerai qu'en 1896, i I'occasion de la premidre sortie
organis6e au printemps par l'association, au caf6. Freury, boulevard
Oddo, fut donn6 un concert qui rassembla les artistes ,.rirr"rrt, : Jean_Baptiste Bonnefoux, Marius Anglds, Guillaume Luc, F6lix Galseran,

lyi-9, 
Barth6l6my et Marius Berger. Une quinzaine de jours aprds,

le 3 mai, se d6roula un concert au profrt de Madus Bergei, qui d^evart
€tre dans la g6ne.

. .D'une 
manidre g6n6rale, les chansonniers de l_"a Conidia pruuengala

6taient socialisants; ou tout au moins, d,opimon r6publicaine. Le
contenu des chansons donn6es dans les qpectacles-6tait souvent
engag6, et par ailleurs, les textes < os6s > n,6taient pas absents du
r6pertoire, m6me s'ils voisinaient avec d,autres qui 6taient plus
motaux.

Georges Villard

De son vrai nom Georges Lacombe, Georges Villard est n6 i
Marseille le 21. avnl1879. Il est d6c6d6 i paris le 5 f6vrier 1927 : tI
avait alors perdu la raison.

Il appartient ) une nouvelle g6n6ration : cene des Marseilais pour
lesquels le frangais, ou plus exactement le francitan, est devenu une
langue normale. En effet, c'est i partir de la fin du Second Empire et
des d6buts de la Troisidme R6pubrique que le frangais est g6n6raris6
grice i Ia fr6quentation r6guridre di l'6iole, mais aussi l'fpariuon
d'une presse i bon march6 qui p6ndtre dans I'ensemUi. a. U
populauon. Et si, par_ cons6quent, I'emploi de l,occitan pouvait
constituet une facilit6 pour les chansonniers des g6n6rations
ant6rieures, cela n'est plus vrai pour ceux qul sont n6s
post6rieurement i 1860. Ainsi, lorsqu,il .,.*pdm.r" en occitan,
Georges villard fera un choix d6rib6r6, certainement difficile car l,on
sart la diff6rence qui existe entre Pexpression 6crite et l'expression
pad6e. Peut-Gtre est-ce le r6sultat de ra pouss6e de |inconscient
collectif du publ_rc qui prend plaisir i 6couter Foucard et les
chansonniers de l_z Comidia pruen6ala.

. 
Car Georges Villard a acquis trds vtte une renommee

intemationale. Il est le parolier ae < I navigatore >, premidre version

I
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,lt' < La petite Tonkinoise >, de < La Valse brune > et des < Chevaliers

,1,. la pui6e>>, chansons qur obtinrent toutes le succds qu'on sait. En

, rrrtre, il 6tait un excellent compositeur.

A la limite, rien ne le poussait i utiliser I'occitan' Et pourtant il

I'rntroduira dans ses textes. Ainsi dans <Lo doquerD52' (Mon paire

rrichon >53 ou < La coa de la sartan >sa.

Bien qu,ayant chant6 ) Patis, sa carridre a 6t6 surtout marseillaise,

,r,uis cela^n'explique pas compldtement' ie le r6pdte, un.choix culturel

,1rri ne,,irrrpoiaiiplus en ce d6but de )O(e sidcle et qui se tetrouvera

,11,", d. nombreu* chansonniers jusqu'en 1940, et m6me plus tard'

()ccitan, ftancitan, frangais

Si le francitan se r6pand, I'occitan demeurera encore longtemps

,rne langr,re socialis6e. Une langue qui, toutefois, deviendra de plus en

1,1,r, ceie d'un certain plaisir ludique qui rattache I'individu i un pays,

.r ccrtaines formes de vie, i des souvenirs"'

Cela est dvident dans les relnes qu| i c6t6 du francitan, omettent

rrrement d'ins6ret le provenqal. Et ce aussi bien dans le titre de Ia

r.t.vue elle-mame ou de certains tableaux, que dans les textes pad6s et

,.hant6s. C'est que la plupart des attistes sont d'oriSfne locale et sont

capables d. ,'.*pri-.r .n o..itan' Ils disposent d'un large registte qui

1.,-,, p.rm.t de s,adapter i des situauons trds diversifi6es : utilisauon

,lu frangats ou du francitan sur les scdnes parisiennes et de la France

,lrr Nord; m6me chose en occitanie, avec en suppl6ment I'occitan

,1tri assure la connivence du public.

Il y a simplement g6n6talisation d'un ph6nomdne- qui existait

,l.,puis longtemps - ,orrg.o.t i ces banquets auxquels participait

t iclu, ori L piolr".tg^l avait droit de cit6 i c6t6 des chansons

lrangaises n ,t^tio.t"l., > - , mais qui avec I'instauration du march6

,,"tronal du spectacle devient une n6cessit6 lorsque l'on a choisi d'6tre

;rrtiste professionnel. Cela ne touche pas que la rel'ue' mais 6galement

tlrrectement la chanson. Ainsi Darbon a gtav6 sur des 78 tours un

ccrtain nombre de chansons occitanes cofiune < A I'aiga sau lei

lrrnagons >>55 ou << Lo patassori;sr', et Andr6e Tutcy, chanteuse dont la

I

i

I

'r < Le docker >.

'\ < Mon pauvre Petit >.
''r < l,a queue de la po0le >.

" < A "l'aiga sau" les limagons >.
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renorrrn6e fut internationale, ne d6daignait pas de chanter enprovengal' Elle a d'ailleurs enregistr6 elle aussi ,ur disq.re, un certainnombre de textes. e"."lt 
^r'r* 

rJr... de quartier, elles font une largeplace i I'occitan. Ainsi,dans < Vengue a" pi., >, d6ii .irJ.,-f.r'ir*.,
en provengal sont nombreuses.

Mais il est 6vident que de plus en plus l,occitan est rel6zu6 dans

:::::6::i:s 
> de, Wltr;r, m6me s il apparait encore ,* r.r-gr""a.,

scenes parce que le public qui les r6clame vient de ces quard-ers. Leftancitan tend i le remplacer. Et cela est nomal, .", l. pror."ngal nedispose d'aucun soutien dans le me'leur des cas, cependant que dans

]:-O_I:,*U ::, 
combattu dans les 6coles. Lentement, mais srirement, lalangue recule.

Et puis, les conditions sociales, 6conomiques, politiques 6voluent.
Dans une France affubli,e,le < Midi >, dont la saign6e djmogaphique

i:: ^,?.*:'::::i pu .;tre .o-p.n,i. ."'^i,o,,?,,.,;;;:;;,il q*rcl a debute dis le milieu du XVIIIe sidcle, recule relativement parrappott i la population globale de la France. L'6migration int6rieure
se poursuit vers le Nord avec le fonctionnariat. Eco"nomiqrr.ment, lar6gression est 6vidente. Malg6 les effots de la chambre deCommerce de Marseille qur etena le port vers l,Etang de Berre, c,est

:.:t:T:::.r 
1938 que cetui_ci retroui,era ses chiffiesi e t9t3.Brrn,,

:lJ,l_::..t,1.::T"n, 
poliuque ; on connait suf|rsamment la r6putation

oe rylarseille_Uhrcago...
Ainsi, Marseille et .occitanie deviennent les boucs 6missaires dela d6cadence de I Etat national frangais. comment cera ne pourait-il

la,s_ 
avor de cons6quence sur ce music_hall qui est t. ,.h.i a,r.culrure populare /

De la revue d I'op6rette : une perversion

Et ga en a ! Ainsi, l,op6rette dite < marseillaise > nait dans lesann6es 1930' Elle r"mplace la revue qui s'adressait i un f"uri. i".a,< entendu >.
L'op6rette utilise le provengal seulement en repr6sentation, avecquelques expressions. 

^.,:_r^._"_T.:*, 
qui peuveni 

.eo. ."*;;r.,
paftout et paf tous. Le francitan, un certam ftandtan standardis6.

s6 < Le parasol >.
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;rvec un vocabulaire 6put6, et dans lequel I'accent tend i devenit

I'unique marque de reconnaissance, consdtue sa base exotique.

L'op6rette marseillaise est destin6e i l'exportation, au public

padsien de boulevard. Et cela marche trds bien. Car aprds tout, ces

u Marseillais > sont sympathiques : ils ne travaillent pas et ils font rire.

l,.t cela marche aussi i Marseille, en Occitanie. Car tout n'est pas faux

clans cette op6rette qui, au fond, reptend des thdmes qu'ont d6ji

exploit6 dans leurs scdnes locales les attistes sous le Second Empire,

ct plus prds de nous, un Louis Foucard' Seulement, lorsque les

Marseillais vont voir une op6rette < marseillaise >>, c'est pour s'amusei,

se distraire. Ils savent que le lendemain, le travail les attend. Un travail

souvent trds dut, avec de longues journ6es'

Ainsi, dans l'op6tette marseillaise, tout le monde trouve son
(.ompte. De h son succds. Mais c'est un spectacle ambigu qui v6hicule

cn r6alit6 une id6ologie dans laquelle les Occitans servent de faire-

valoir aux FranEais du Nord. Et d'ailleurs, les histoires de < Manus et
( )live > ne sont-elles pas contemporaines de la naissance de I'op6rette

rnarseillaise ?
Pourtant, les chansons demeurent souvent g€ographiquement

localis6es, ce qui assure un rapport avec le public local cependant que

I'exotisme est assur6 pour Ie public parisien. Ainsi, des noms pt6cis

eppataissent encore : La Belle-de-Mai, Cucuron, Les Camoins, le

boulevard Baille, etc. Et il en est de m6me dans la chanson frangaise

clui g6n6ralement 6voque Paris, avec des lieux trrls pr6cis.

Du march6 international au ct6neau "i

Cependant, dans les ann6es 1930 €galement, se g6n6ralisent le

cin6ma padant, la radio, le disque (dont les succi:s de Tino Rossi sont

l'6clatante illusttation), et il y a l'arivie du micro. Malgr6 les

apparences, le music-hall entte en crise. La guerre sera li pour

I'achever, malg6 une brdve et illusoire reprise dans I'imm6diate aptds-

guette.
Par ailleurs, on entre dans un march6 intemational du spectacle or)

l'anglais est d6sormais la langue de la modernit6. Ce qui n'exclut pas

que le frangais puisse 6tre porteur d'un certain classicisme. Mais, pour

ce qui est de la vente du disque, c'est le chiffte qui compte seul, avec
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i tfavers, les b6n6fices; et comme aurait dit David Gaitte, li les
productions anglo-saxonnes tiennent le galhardeFt.

L'occitan, le francitan constituent 
"it 

r.[.m*t des c6neaux qui
peuvent pennettre i des artistes de s,expdmer, de vivre, s'ils sont
d'un bon niveau qualitatif, mais certainement pas de parvenir i une
large audience intemation4. q"i de toute fagonlndta ie plus en plus
i passer-par l'anglais. Et, si catte notod6t6 Lternational.-.rt 

"tt 
i?rt ,il sera alors pr6f6rable d'utiliser I'occitan plut6t que le francitan qui

sen consid6r6 comme frangais par un pubric qui ne sera pas sensible
i la diff6rence d'accent et de vocabulaire.

De toute fagon, tantla chanson occitane que la chanson francitane
actuelles 

_n-'9n1 We peu de rapport avec ce qui a pu exister iusqu,auxann6es 1930. Mais celana que peu d,importance, car sinon, or) semit
la cr6ation ?

L'ENDOGNNN, L'EXOGENE
ET I-A NEOLOGIE :

LE LEXIQUE MARSEILI-AIS

Louis-Jean CALVET
Universit6 Ren6 Descates (Paris V)

57 Perche qui sert i porter le cerceau oi sont suspendus les prix pour les ieux.



< Ai la cap que me dou, que de mots siau ga.vat
Faudria mai d'un mes per poder lei comptar
Ai de mots de pertog bodi que pastaga
Arabi, provengau, ftances e bambara >
(I\dassilia Sound System, << Canon es canon >)

('ai mal i la t6te car je suis gav6 de mots
il fau&ait plus d'un mois pour pouvoir les compter
j'ai des mots de partout, bon dieu quel pastis
arabe, ptovengal, frangais et bambara)

Dans B1e B.ye, frlm de Karim Dddi, deux cousins, tous deux
d'origine tunisienne, I'un vivant i Marseille et I'autre atdvant de Paris,
se reEouvent dans le quartier du Panier. Le Marseillais Porte un T-
shfut proclamant (Je danse le MIA ). Le < Parisien > lance : < IAM
c'est un truc pourd, faut 6couter NTM D. Ainsi deux groupes de rap
dessinent une opposition cenffale entre Marseille et Paris, entre l'un
et I'autre, et participent i la d6finition de I'identit6.

Le fait d'interoger le lexique du rap et, dans une moindre mesure,
du rock marseillais ne surprendra personne. Par sa diffusion large et
populaire, la chanson peut en effet lancet des mots ou des
expressions que, selon les cas, elle remet i la mode ou c6e de toutes
pidces. C'est ainsi qu'une chanson de Louis Bousquet interpt6t6e
pour la premidte fois par Bach en 7973, <<Avec Bidasse >, a donn6 au
frangais un mot que le dictionnaire Roben date de 1938 et qui est
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maintenant bien int6gr6 dans la
vefs :

< Avec l'ami Bidasse
On se quitte jamais
Attendu qu,on est
Tous deux natifs d,Anas
Chef-lieu du pas_de_Calais >

langue. Tout le monde connait

," -Y1^Of 
sait 

^lu1 
bidare est un nom propre devenu commun ? Dera meme tagon Sacha. Distel lance .n igS^g, gra.. 

^-r.fr-^ii^O,rrn.chanson, le mot q* d;;; l. ,o* d,un petit obiet deplastique ffess6' trds i.ra 
-oi. 

p."Ju"i q"aq"* mois. En 197g c,estRenaud qui, avec ,, 
l1:r. Ue,"rr'r, ,._.J. ,..A". i l,honneur, et plusprds de nous, en Afrique fr"".;;;;;;, Ie chanteur congolais Zaolance avec sa chanson n Ancien .o*Urirrn, r-un nouveau parflcipe

l:::,,:,,f ! K,jl ff 
D N ou s p ou*ion s-m ur tip ri., ;; ;; ;;pi'.,,' _ 

",et vehicule d. 
"6"1";:';::t"* 

que la chanson est i Ia fois^ t'i"tti..

Une partie de mon propos est donc dlnterroger le Iexique du rapet du rock marseillarst d. .h.r.h.r J""r q*[. mesure il utirise des
,r.-:T.r 

sp6cifiquement marseillai, .t d"rrr,quelle mesure il q6e dulexlque, et de proposer de ce point de l.rr. .rrr. tlpologie des groupes.Mais, au deli de i.tte qu6t. lixicale, il ;; ;". autre question : quelleest la foncrion du lexiqt,e 
1$r6t q;,ai.'f., choix langagiers jouent_ils dans une d6march. ia.r,titlo. i"/.rLr.r^i ici ra distinctronpropos6e par John Gumperz entfe ce qL il appete ae codr et tbgt codc.Le ae code est une form. 
t"gilGJ;". h.r.rgue dans laquelle legroupe se reconnait, une forme identitaire, tandls que re thelt codc estune forme linguisuque. ou une langue ,rtilij. par ceux dont le groupeveut se diff6rencier. L,opposition "r"o, 

,, u
?"g"..' difr6';;' -h:_, 

*.-.pl:. nour ,)Jr?",0'))fl:':f ?;:::frangais) ou par des formes diff6rentes 
.d,.rrr. 

m6me langue (parexem,pl.e norc parlons vedan, 
"".. 

i;;;o g",rti, ,, 
""; 

l';.;;T;-::"-.:,"':_' 
des cit6s, ilt partent

consid6rerai tefransait ;;;,:;;::,r,;;?;# 
ce point a...i,.,-1.

permettant i ses utiiisateurs de se distinguer i??;l;:3i:ir'"xTT;

6l

Nord , ceux qui padent pointu, et des Marseillais qui les imitent et
,, r'cnient > ainsi leurs origines. Les connotations v6hicul6es par les
, lroix linguistiques sont donc i la fois g6ographiques (nous sotnrnes
nrarseillais) et sociales (nous ne sofiunes pas des < fidlis >), et un mot,
,,rr la fagon de prononcer un mot, peut avoir une trds forte charge
rrlcntitaire. Celui qui dit par exemple < on bouldgue > plut6t que ( on

',t' d6p6che > 6met le m6me message, mais il indique en mdme temps
:nrtre chose qui peut 6tre plus important que le message lui-m6me.
r\vec l'utilisation du fonds lexical local, nous sotilnes donc face ila
rt'vendication d'un ae codt, i l'affrrmation d'une identit6 marseillaise
(r''cst ) l'6vidence le cas de Massilia Sound System). Par exemple,
l,rrsqu'on lit dans le lexique que le groupe Quartiers Nord donne dans
:;on disque, < Embouligue : infractus (en frangais : infarctus) >>, on a la
rrranifestation de l'opposition entre we et thel codz, pas seulement dans
I'ut-ilisation d'embouligue, ma)s dans le couple oppositif infmctus,
trrrm6diatement traduit < en ftangais : infarctas >. La sp6cihcit6 ici
:rffrch6e repose bien sfir sut un mot d'origine provengale, emboaligue.
Mais la m6tathdse (i{raaat) influenc6e par la forme fractare qui est
souvent attest6e en frangais populaite et n'est donc pas
sp6cifiquement marseillaise constitue en m6me temps un clin d'ail
lppuy6 i Matcel Pagnol, un double marquage identitaire en quelque
sorte : l'emboakgue (e nombril) passe pat l'embolie pour en arriver )
l' i nfractut / infarctar..

Mon hypothdse est donc que, derridre les choix lexicaux de nos
groupes, apparait une fagon de se situer dans une configuration
sociale et g6ogaphique.

La premidre question qui se pose i nous est d'ordre
rn6thodologique: Comment extraire de notre corpus le lexique dont
je vais traiter ici ?J'ai utilis6 un certain nombre de filtres successifs. Le
premier est le dictionnaire et, de fagon arbitraire, j'ai utilis6 le Petit
IloberL Ce premier filtrage nous donne ce que j'appellerai un uocabulaire
non-standard: les termes utilis6s dans nos ceuvres et qui ne figurent pas
dans le Robert. Dans cet ensemble, il convient maintenant de
distinguer entre le lexique non-standard de diffusion nationale, c'est-
i-dire le frangais populaite et argotique, et le lexique non-standard
sp6cifiquement marseillais. Le second Frltte sera donc un dictionnaire
d'argot, et j'ai utilis6 de fagon tout aussi arbitraire celui de Jean-Paul
Colin, qui n'est pas le plus r6cent mais qui est i mes yeux le meilleur.

it
I
I
I
i
I

i
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Ce deuxidme filtrage nous donne donc le lexique non-standard et non
national utilis6 dans notre colpus. Dans cet ensemble, il faut alors
distinguer entre d'une part les items repris de la tradition locale, des
mots marseillais, provengaux, connus de la population, et d'autre patt
les items vsriu5 i'aillsurs ou invent6s par les auteurs. Nous avons
donc trois possibilit6s, un vocabulaire endogine, exogine ot dobgique, et
c'est par rapport i ces trois cat6gories que je vais tenter de classer les
groupes qui constituent notre corpus. Voici un exemple qui illusue
bien deux termes de cette distinction. Jean-Claude lzzo a emprunt6 le
titre de ses deux romans policiers, Total kb1opt et Choarmo, i deux
gtoupes marseillais, IAM et Massilia Sound System. Or, dans le
premier cas, I'expression est une pure invention d'IAM, nous solrunes
du c6td de la n6ologie, et dans le second cas il s'agit d'une reprise
directe d'un mot provengal, soulign6e pat la reproduction srrr la
pochette du disque de I'article du dictionnaire de Mistral, nous
sofiunes du c6t6 del'endogine.

1. Du c6t6 de I'endogine : Quartiers Nord et Massilia

Il y a dans le livtet de Bailic inrtinct, I'album du groupe Quartiers
Nord, un < petit lexique > qui donne dix-neuf mots :

Amiicanader : saloperies yankees
Cagnanl: disque lumineux qui inonde de chaleur le midi de la France
Basilic Instittct : voir d6finition ci-dessus
Ca$@iane : maladie honteuse
ChichiJregt : litt6ralement < vier frit >. Beignet frit dans l'huile
Cbicbinene : casse-couille de premidre
E m bo iligt e : infractus (en fran gais: infarctus)
Enponadc: emmerde
Fy'r: espdce de liquide iaunitre qui se trouble au contact de I'eau
L.e Janet : iadis petit ruisseau, auiourd'hui p6riph6rique
Niasqil: torch6, bourr€, plein comme une huitre
Panisses : ddlicieuses sp6cialit6s culinaires i base de farine de mais
Piadtt (se dit aussi < piadons >>) : belins, francus, raviolis
Raillaae+bonau-bosillaae: cri de guerre des tribus morfales
Mgak: hautket de culture rabelaisienne
S tockefshe : gringalet, gisclet, esquinade, demi-portion
Timiniker : manidres, frime, bouche
,!ga/adts, St Andre, Estaqrc, Menpenti, Motnpiatq Belle-de-Mai: quartiers
de Marseille.
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Mais on trouve dans leuts textes d'auttes teffnes qui n'apparaissent

lras dans ce lexique ; mualard, mou/ardcr (srx mollard ?, de mol, < mou ),

,'c qui renforcerait l'6tymologie), partaga, peuchin, erqrticher, et vn

l)assage en provengal mAtin6 d'italien et de frangais (at ben maft4ea

I'tgouroux, nair ar paga nieilQ. Cette double liste (les mots glosds dans

It' lexique et ceux qui ne le sont pas) postule deux cat6gories lexicales,

, clle des termes qu'il faut expliquer et celle des termes que I'on

, .rnsiddre cofiLlne connus, ce qui ne va pas sans incohdrence: cagnard

l)^r exemple, pr6sent dans le lexique, est depuis longtemps pass6 dans

l,' frangais populaire tandis qu'er4aiche, qur n'est pas dans le lexique,

rr'cst gudre compris hors de la Provence. Mais il demeure qu'il y a li

rrranifestation d'une conscience de la sp6cificit6 linguistique de

Mrrseille (ou des Quatiers Nord), sp6cifrcit6 qui s'avdre d'autant plus

,1rrc le groupe cr6e quelques n6ologismes, ie veux dire des mots que

n(' donne aucun dictionnaire des sp6cificit6s marseillaises ou

I'r()vengales (amdicanadcs,visiblement invent6), et utilise parfois I'argot

rr : r l ional :

< quand ie v|rt fnca f et choun une Kawa > (< Gourou des Aygalades >).

Si Quartiers Nord marque sa sp6cificit6 marseillaise par son

",,r.:rbulaire, 
Massilia Sound System pratique pout sa part l'alternance

,,,1[que, d'un titre ) I'autre ou i l'int6rieur d'un m6me titre. Ainsi, sur

l, l)remier disque, Parla patoit (1991), s'enchainaient < Lo oai > (deux

")ul)lets en provengal, le reste en ftangais), <Joyeux voyous> (en

lr,rrrgais), < Canon es canon > (en provengal), < A Ia msbalha >

i,,,,rjoritairement en frangais, avec la r6p6tition incessante d'un

.\'nlirgme a k ratbalha), <Violent> (en ftangais avec au milieu un

l,.r.is,rge en ptovengal), < Reggae fadoli > (en frangais), < Patla patois >

,, n l)rovengal, sauf quelques mots i la fin : < Si c'est pas toi c'est donc

r,,n lrdre >), < Connais-tu ces mecs )) (en frangais), < Fai pas lo morre >

ii rn(l couplets en frangais, un en provengal), <Stop the cdnd> (en

tr.rrrt;ais), (P.I.I.M. Patt. 2> (en fiang"it), uCanti, As, A>, (en

1,,,,vt'nEal). Six titres en frangais donc, trois en Provenqal, trois

' l,rlrrrgues >>, le motceau 6ponyme, < Lo oai >, 6tant caract6ristique de

, { rl(. lr ltefnance.
i\vcc Chounro (1,993),I'alternance est essentiellement d'un titre i

l .rrrrr<' : < Disem-Fasem > (en provengal), ( Vetz T' > (en frangais),

' lh*; cle nuit> (en ftangais), <Lo ttobar tevell> (en provenqal),

I

l
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<<Tafanan> (en frangais), o6la comedia provengala> (en frangais),
< Electronaria > (en frangais), < Trobador > (en provengal), < La
chanson du moussu > (en frangais), < Qu'elle est bleue > (en frangais),
< Ara que per dddim chana la cortesia > (en ptovengal), < Le son des
raggas > (en frangais), ( Lyrics a verse > (en frangais), la seule
exception 6tant le morceau 6ponyme, < Chourmo > (alternance
provengalf frangais).

Avec Commandofada (1995), le we codc colrunence dis la pochette
du disque: emballage cartonri6 qui 6voque l'6tiquette d'une bouteille
de pastis (avec les indications < 100 o/o Trobar, Pur Oai, fabriqu6 i
Marseille o), poir photo d'un coiffeur en plein air, sur le cours
Belzunce, devant l'Alcazar de Marseille, ferm6 et en ruine. Le gtoupe
mixe huit chansons en frangais (< Des metallos ,, n On danse le
parpanhis >>, < Mise en examen >, << Remue >, < Degun ni personne >,
< Quand le sound est bon >, < Refusez la pression > et < Marseillais >),
quatre en provengal (< M'en foti >, < Le reggae es mon companh > ,
<Jompa vo > et < Solelhadis > ) et deux bilingues (< Commando fada>>
et < Occitan : leigon No1 ,).

Si nous comparons les trois disques, nous voyons que la
proportion de frangais et de provengal reste la m6me (deux fois plus
de frangais) et que l'on a syst6matiquement une alternance :

1991 F/PFPFF/PFP
1993PFFPFFFPF
1995F/P F P F/P F F P

Les choses sont en fait un peu plus complexes car un titre < en
frangais ) peut porter entidrement sur un mot provengal (c'est le cas
de < Tafanari > ou de < On danse le parpanhas r>), utiliset du
vocabulaire locil (pibro4 fada, dans < Reggae fadoli >, more dans <<Faj
pas lo morre >, etc). En outre, l'accent est parfois utilis6 comme
marqueuf identitaire, de fagon oppositive, par des collages d'accent
pointu. Ainsi trouve-t-on dans < Vetz T. > le passage suivant :

< Par piti6 Moussu T, aidez-moi je vous en prie
Donnez-moi des tuyaux pour prendre la mairie (...)
Il me tend un cigare et me dit grand merci
Appelez moi Bernard, entre nous pas de chichi >

FF/PFFP
FPFFF/P

FPFFPFF
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dans lequel on feconnait d'autant plus ais6ment une t6f6tence i

llt.rnard Tapie que ces phrases sont pfononc6es avec un accent

1r:rrisien. Et .. .ollage phon6tique fonctionne de la m6me fagon que

i. lexique, sur le moddle de I'opposition entre P€ cndt et thel code'

Nous trouvons donc chez Quartiers Nord et Massilia Sound

)iystem une grande maioitl de termes endogine4 sous fotme de mots

,',"rseillais o.t d. t"*t., en Provengal, alors que le lexique qui apparait

,lrrns les disques d,lAM est essentiellement compos6 de crdatiow.

2. Du c6t6 de la n6ologie et de I'exogtne : IAM

Dans le livret accompagnant le CD d'e la Planin'Marr'(1991), IAM

,l,,nnait un < dictionnate paralldle tradurt des hi6roglyphes > qur

( ( )mprenait une cinquantaine d'entr6es :

ill
Iu
I
ll
il
l1
L
I
I

i
I
I

l

I
il

I

i
r i
l
i

I

I
l
I

li
]L

I
l
I
l i
i l
I

llr
i

m blob = Personne qui vous colle au cul

ader = Revolver

I-,a MOB =L'aMafta = Marseille ou Brooklyn = Faction arm6e du C6t6

Obscur
l-.c cdti obrcilr tle Mars = C6t€ de Maneille que I'Etat franqais refuse de voir

Un cafe po*r mon colligte = Radoter. Grand-mdre sait faire un bon caf6'

,ou, 
"rudo,.u, 

plonge pour grand-m6risme Malheureusement Imhotep

est souvent tncarcit6.

I-.esje uetx 6tn = Ceux qui veulent €tre mais qui ne sont pas

Total khiops = Bordel immense

Se ltongler= Etre laiss6 pour compte

Moutqg = Organe sexuel de la femme

Boryo= Laid = Fifre = mia...

Mn'ais = Cri inhumain de satisfaction

Ouais ouai = Bonne moutze dans les Parages
Jazg = Boisson gazeuse

DQtescln = DJtenteur de la coupe de cheveux proche dc celle dcs

chevaliers du Moyen Age

Martiens = Habitants de Marseille ou propri6taires d'une R 12, R 14, R16

ou R 18 ayant plus de deux phares i I'avant'

Etn opirationnel = Personne ayant p6t6 un cible

I-.a dicknre = Personne trds op6rationnelle

I-.ancer sn smd = Action violente de chier

Bombardcmefi chimiq* = Chier i n'en plus finir

Eche//e tb Nchter = Lorsque vous atteignez 9' votre maison est un total

Kh6oos

Marpin er = Dormir trds longtemps dans la position du dessin de l6onard

de Vinct
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l_e Ko Ksx Klan =.Assemblde de personnes chanceuses ou cocues
I_.a maison = Brooldvn
L^et futx tiht = I_es ilay bans = les flics
Tninikologie = Science de la connerie
Racail/elaune = pidces de 5, l0 et 20 centimes
Etat pnon = D6shydratation avanc6e

Itre 
noins qr,me merdc = Etre fatigud

Setabbter = Art d,aligner des motJsans aucun lien, mentir
Jackpot = retirer des ronds ir un distributeur de billets
Tratoit/er dr = ne rien foutre
I_.ane = personne restant tres tard au lit
Satellite = Moutze gravitant autour de la plandte Pharaon
Frgrre d'angoisse = personnc dont la simpL *ri*ion ,rou, 

-.t 
l,angoisse

Cimiroiul = eui tue avec la musioue
Biochimiste = Soudeur de moutzes = M6tier crd6 par IAM
Architecte musiul et- ahbabittllc = Nouveaux m6tiers cr6€s par IAM
Ltgrondpatron = l,ANpE
pAO = Bouclier de cuir servant i travailler les coups de pieds
UJin = Amlal compo.site appartenant a h philoslophie;;ir., gardiende la pede qui le symbolise
Mnshin = Etat de non pens6e, vide total de l,esprit

lbang-ti 
= Symbole des r6gions septemtrionales, de l,6toile polaire

Inimicah = Inimitid inimitable
Rt-horakhti aton.= Le disque solaire, dieu unique
Un < nni bicardr, = personne qui se vante de savoir tout faire i la fois.

Si nous comparons ce lexique i celui de euartiers Nord, noussommes frapp6s par le fait qu;une grande maront6 des termes oud'expressions sont ici invent6s par re"groupe, Que la part de tradidonmarseillaise est faible, sinon nulle. DeJ* terrnes seulement e.nuff.rrt
en effet i la.n6ologie,IAMienne : nuut<e et tminik, dont l,6tymologre
n'est pas claire. paralldlement, on trouie dans les t.*t.. di O""0.q"..Iq".:.3o1. d'argot,national, parflois un peu vieillots, commi cond6r,
(lot' tp/if"' En quoi le groupe est-', ling'istiquement, marseilrais lPour.tenter de r6pondre i cette question,-no.r, 

^llons "."Iyr., 
d.'.-r*couples oppositifs, < Le mia D et ( L,ultra mia > d,une part, ( in..ri^, 

"et ( Attentat 2 > d'autre part.

Il y a en effet deux versions du titre le plus connu d,IAM: <Jedanse le mia >, sur l,album Ombn ut /aniire (lgg3), et < L,ultra mia >sur un < maxi > (1994),la seconde 6tantlaversion ft,r, o _".r.iti^'". ,du succds national. Voici en paralldle le d6but de ces deux versions.
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<Je danse le MIA > < L'ultra MIA >

\rr rlcbut des am6es 80 je me souviens Au d6but des am6es 80 ie me souviens
r,,, s.rr6es des soir6es fada

t tr l':rmbiance 6tait chaude et les mecs

', nl r,rient
,r,rrr Smith au pied et le regard froid

ll . ,( rulrient la salle, le 3/4 en cur
r, 'r rli. autour du bras
It.ry l lan sur la t€te, suw€tement
| .r, r'hini. Pour les plus classes

. l. ., rnocassins Nebuloni

Itt's qu'ils passaient cam€o midnight star
',t tS band d6l6gation ou Shalamu
| , 

'rrt lc monde se levait, les cercles
, lr )rmileflt

I tls concours de danse un peu pattout
'rr r rprovisaient

l, r( propose un voyage dms le temps

' ' 
r l) landte Marseil le, je dmse le MIA

D'entr6es smbr6rrilllgs coup de boule
i ceux qui tchatchaient

J'avais de m6chantes Stan Smith un
suw€tement et un 3/4 en cuir i
600 000 flambant
Des Ray Bans, des Vumet, des Filas
des Tacchinis
Et les mocassins qui vont bien (des
dangereux) Nebuloni
Tu vois sur les terribles funk Shalamu
Kool et gang, Delegation, Midnight str
J'te sortais les passes, wahed la racine
Tous les mecs de Montr6al i I'amende
devmt leurs copines
2 ou 3 trniniks, 1 demi-t-6cart, 1 vrille
Huah cousin, ie dansais le mia

Si nous poursuivons la comparaison nous trouvons, du c6t6 de
,, l,'ultra mia > la liste suivante : on a farLt abk dans la boite, ie les ai
lrnti4 ma voiture c'6.tait taha I'Am6rique, j'avais une m6chante
l)('rmanente i. la oaanesgaetfle, les autfes ga40r, je crains degun,Travolta
( '('st un khobryn i c6t6 de moi. Et cette accumulation de formes
rrrarqu6es fait,par contraste, ressortir deux choses :

1) De fagon un peu paradoxale, malgr6 son titre, <Je danse le
urra ) n'est pas, du point de vue lexical, spdcialement marseillais.

2) Pour ( marseillaniser D le texte, IAM procdde dans < L'ultra
rnla ) par accumulation de mots < locaux ), soulignant du m6me coup
I'rrnportance qu'il accorde au lexique. Mais ces mots ( marseillais >
',.nt, il faut le souligner, trds peu endogdnes : i c6t6 du trds provengal
,h'4an, ott trouve en effet des mots d'ongine anbe (ah/a, wahed, taha,
l:lnbqon, tninik), une forme d'origine anglaise (ouanesguene, de once
,t1,ain), une autre gitane (go0o), tout cela montrant combien le patler
r rr;rrseillais est composite, pluriel.

L'autre couple, constitu6 par deux titres qui se font 6cho,
,< Attentat ) (1991) et ( Attentat 2> (1993), propose une vision sociale
t't linguistique du territoire marseillais. Il s'agit dans les deux cas d'une
.'xcutsion vers un point identiFr6, dont la population est caract6ds6e,
,rfrn d'y commetre un (attentat>. Le parall6lisme entre les deux
t('xtes est frappant :
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( Attentat )) (1991)

Ir point de d€part
le Vieux Port

< On 6tait tous les six cool au vieux port

Quand Imhotep a dit j'ai un plan ce soir ie sors >

Le but
< Station de m6tro P6rier
C'est lir que Du Guesclin organise ses soir6es >

La population visit6e
< de petits bourges au portefeuille 6pais
qui passent dans la rue et qui ne pensent
qu'i nous m6priser >

Le r6sultat
( attentat violent au boulevard Michelet
I-es sandwiches ont voltig6, aucun rescap6 ))

Conclusion : < D'Aix i P6rier les concentr6s de
aprds IAM fait toujours des artentats>l (1993).

( Attentat 2> (1993)

la maison
( putain on sonne i ma porte >

< direction la frontidre
pour aller i Aix >

< nous arrivons i Aix
or) l'on pade pointu
of les ieunes sont vex ))

( c'est un attentat
un attentat devant les deux
pieds dans le plat >

laids voient qu'un iour ou deux ans

On voit donc dans ce mouvement de balance qu'IAM se situe ;
6gale distance (distance g6ographique et distance sociale) des quartiers
sud, les beaux quartiers marseillais (le m6tro p6rier se trouve au
Prado) et d'Aix-en-Provence, < oi l'on pade pointu )), oli I'on ne
rencontre que m6pris ou vexations. En particulier le parall6lisme
ent{e distance sociale Qes bourges) et distance linguistique (pader
pointu) est nettement soulign6. Mais, encore une fois, le lexique n,est
pas sp6cialement marseillais. IAM s'attaque 

^ux 
bot/rger, alors que ce

sontles pibrozr qui sont vis6s par Massilia Sound System :

<< Discute avec les p6brons et si jamais tu les convaincs
Alors li c'esr pour de bon que ton commando marque un point >
(lVfassilia Sound System, < Commando fada >)

Et l'utilisation de cette francisation du provengal pdbroun,
( piment ), en face du terme boarge, catact6rise bien deux rapports
diff6tents i la langue.

Le gtoupe se situe donc, lexicalement, du c6t6 de la n6ologie.
Nous avons vu que dans le livret du disque dc la planite Mart on
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rr( )uve un < lexique >, < dictionnaire paralldle traduit des
lrri:roglyphes >. On trouve un autre lexique dans I'ouvrage consacr6 au

I'roupe, paru en 1996. Dans les deux cas, le lexique est
, ssentiellement compos6 de n6ologismes et de jeux de mots : J/
,ttldict, anir elbow, <maladie tendineuse qui touche le coude des 51
,rtldicts ). IAM forge du vocabulaire sur un fonds marseillais plus qu'il
rr ' trt i l i5s un Pafler local.

.1. Le cas de Soul swing (L,e retoar fu l'6me soal, disque Night and Day
I e96)

Le groupe Soul Swing a ceci de particulier que, si I'on trouve des
r<if6rences i Marseille, 6voqu6e dans deux ou trois morceaux (< Fais
t()rlrner que je fasse ma tune), <Question de survie>), ses textes
';ttnt, linguistiquement, plut6t ancrds dans l'argot national et dans
l':rnglais. On note en outre une tendance i placer l'accent tonique sut
l;r p6nultidme, que I'on pourait interpr6ter cofiune une marque
r.lt'ntitaire si elle portait sur des mots d'origine provengale (comme
lioli, pati, aoili...) mais qui ici 6voquent plut6t la prononciation cies
l r;rnlieues parisiennes :

- Ainsi dans < Question de survie ) on trouve en meme temps une
.rlliculation trds parisienne, beur, et cet accent sur la p6nultidme:

', ( .'est une question de survie >.
- De la m6me fagon, dans <Je bouge avec ma faction >,

,rpparaissent cette pfononciation et cette accentuation : < le rouge de
t:rble, ga me fait getber, Ca ne sautait tarder... J'en ai trop chi6... Je
L'rrr botte le culJe bouge avec ma faction >.

Le lexique utilise parfois l'argot national : Le disque est d6di6 ( )
r'rrs les potos du hip-hop i Marseille, en France et ) l'6ftanger >, et ce
tct'r.ne, potl, revient dans plusieurs morceaux. Dans < Fais tourner que

;r' fasse ma tune r>, d'ailleurs transform6 i un moment du texte en
,, liris tourner que je fasse mon bl6 >, on trouve donc deux mots
,l'rrrgot national, tune et &//. Notons aussi (La nge dans le mic>

{l)r()nonc6 matke, i I'anglaise), ou encote < ouais je suis dcfoncd, frdre >
t,, Iiarim le roi >>).
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4. Intertextualit6/ intermusicalit6

Il n'y a donc pas unit6 lexicale des groupes marseillais dont nous
venons d'analyser les textes. Mais leur unit6 linguistique se situe peut-
6tre ailleurs.

La base de cette musique sans instrument que constitue le rap, la
citation mise en boucle, que I'on a le plus souvent du mal i
reconnaitre et qu'on appelle le < sampling )) ou, en frangais
toubonnesque, l'6chantillonnage, peut 6tte analys6e cofiune ce que
j'appellerai de l' i n tetm uicali td, lqutvalent m6lodique et/ou rythmique
de l'intertextualit6. Les groupes que nous avons ici 6voqu6s
pratiquent, bien sfu, ce sampling qui masque le plus souvent I'origine
de la citation ou de I'emprunt. Une exception notable, qui illustre i la
fois l'interntusicaliti du rap et l'inteftextualitd est constitu6e par ( Hadey
Davidson , (Il\I\4 dont le reftain esr une reprise explicite, rep6rable,
d'une ligne m6lodique de Gainsbourg et dont le texte comporte en
outre une citation apprcximative de Renaud (< Faut pas fafue chier
B6bert quand il r6pare sa p6trolette >) elle aussi ais6ment rep6rable.
De fagon plus large, nous pouvons consid6rer, i c6t6 de cette
interruusicaliti constitutive du rap, I'utilisation de I'argot national ou des
formes locales corrune del'intertextta/iti,le chon de I'un ou l'autre des
paradigmes constituant alors une fagon de se situer dans le couple we
code/they code. De ce point de vue, nous pouvons classer les
groupes 6tudi6s en deux gmnds groupes tendanciels. Ceux qui
revendiquent le ae codc d'une part, essentiellement Massilia Sound
System et Quartiers Nord, ceux qui investissentle thel codt d'autre
part, Soul Swing. Restent IAM et Akh_enatoO qui constituent cies
cat6gories interm6diaires, jouant i la fois sur l'exogdne et la n6ologie.

L'analyse du lexique de nos groupes nous montre donc l'existence
de deux p6les antith6tiques : la construction du ae code se fait
essentiellement par l'utilisation d'6l6ments exogdnes et de
nEologismes chez IAM, alors qu'elle passe par l'utilisation d'6l6ments
endogdnes chez Massilia Sound System. Mais tous les groupes se
retrouvent sur un point, dans l'insistance mise sur l'accent qu'ils
revendiquent et qui les r6unit.

Il y a dans un roman policier de Philippe Carrese un passage qui
constitue une int6ressante notadon linguistique : << Pour reconnaitre
un fioli ou un jambon, c'est pas compliqu6... Quand ils mangent l,aroli
les fiolis (ou jambons) mettent I'accent sur la demidre syllabe. Les
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.rrrlres (les gens comme toi et moi), mettent l'accent sur le O du
rrrrlieu. C'est tout simple mais c'est imparable >1. A partit de deux
r('nnes marseillais, l'un d6signant une classe sociale particulidte (la
l,,,rrrgeoisie) et l'autre une fagon particulidre de pr6paret la morue,
l':rrrteur donne en effet i entendre d'une part la marque de la
rrrrgradon sur le pader local et d'autre part un indice linguistique
,,r1',rralant I'appartenance de classe. Ainsi les Ftolis (de I'italien fg/io/0,

;'lrrriel fglioli, < enfants >), aptds avoir d6sign6 ceux qui allaient i la
rrrcsse (es enfants de Dieu ou ceux que le prdtre appelait < mes
,'nFants >), d6signent aujourd'hui les bourgeois, les gens de droite,
rrsage qui n'est pas sans rappelet le hidalgo espagnol, dl'origqne hl'o dc
,t/go, << Ftls de quelqu'un )), < bien n6 >. Mais la chose la plus
rrrl6ressante est ici l'indice linguistique propos6 pat l'auteur, la fagon
,lt' prononcer le mot aibli, accent:a|. i la frangaise, sur la demidre
,,yllabe, ou i la provengale, sur Ia p6nultidme. Nous avons ici une
lrllrre de p^rt^ge clakement marqu6e entre ceux qui revendiquent leur
.rt'cent (et, detridre lui, leur identit6) et ceux qui le masquent ou
vt'ulent s'en d6barrasser. Ot, si comme nous I'avons vu les gtoupes
rrrusicaux 6voqu6s ici se diff6rencient nettement par leur lexique, ils
,i()nt tous marseillais par leur prononciation (marseillais et non pas

l)rovengaux : n'oublions pas que, cofiune le chante IAM, on < pade

lrointu > dds Aix-en-Provence...). Cet accent est i ce point revendiqu6
,1rr'on peut se demandet s'il ne constitue pas la reprise d'un
.;ti'r6otype, venu du Notd, d'une repr6sentation linguistique que I'on
rt'rrvoie, comme dans un mitoir, i ceux qui I'ont cr6.6e: rien ne
r.cssemble plus i un accent revendiqu6 conune la marque identitaire
tl'un groupe que I'imitation que d'autres peuvent faire de cet accent.
l'aradoxalement,6tre soi-m€me impliquetait alors que l'on soit
( ()mme nous voient les autres : Ia fonction identitaite de I'accent
rrnplique un double consensus, celui des membres du gtoupe (ici les
Marseillais), gtice auquel on se reconnait, et celui des autres, gtice
rrlrquel on est reconnu, d6sign6.

' I)hilippe Carrese, Tmisjons d'engatse, Paris, Fleuve Noir, 1995.
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Cherchant i catact6riset les sp6cificit6s du rap marseillais, je me
suis dans un premier temps plus particulidrement int6tess6e aux
< sociotypes > ou rept6sentadons, pottraits, images valoris6es et
d6valods6es de soi et de l'autre (Bres 1993) qui y 6mergent. Pour
Chataudeau (1984), chaque situation de communication est en gmnde
partie pr6d6finie pat un contrat de patole qui lui est ProPre. Si on
peut supposer que celui du rappeur est de d6noncer et tevendiquer
dans un r6le de potte-parole un certain nombte de faits, il dispose
cependant d'une marge de maneuvre et peut exprimet sa sp6cificit6
dans les strat6gies qu'il utilise pout pawenir i ses fins, le recours ou
pas i certaines activit6s discutsives. Si ces activit6s sont souvent
surd6tetmin6es par le contrat de parole, comme le t6cit par exemple,
rien n'empAche le mppeur d'investir celui-ci dans.des mises en scdne
qui peuvent 6tre trds diff6rentes.

C'est pour cela qu'il m'a paru impottant de me pencher dans un
second temps sur les mises en scine 6nonciatives (Vion 1994) qui se
d6ploient dans les raps marseillais, soit la fagon dont les diff6rents
groupes investissent les sociotypes v6hicul6s pat le genre, sut la
manidre dont ils les habitent et leur donnent du sens, sut la fagon
qu'ils ont de se positionner par rappott i eux.

Cela m'a paru d'autant plus pertinent que les sociotypes se
construisent intenctivement dans une plutalit6 de voix dont on se
distancie plus ou moins, qui ne manquent pas d'6tre mises en scdne
de fagon sp6cifique dans les textes des rappeurs, notafirment par le
recours i de nombteuses occrrrences de dialogues ou discours
rapport6s antagonistes coflrme ici Akhenaton (< Eclater un type des
Assedic >,1996) :
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- boniouri:^:l::: 
l""r 

,."y pu.r:que i'ai envoye mon dossier il y a troismors et i,ai touiours pas 6t€ pay6 (...j
- vous n,avez pas la jambe gauche bleue (...) vous n,avez pas ldroit AHAHAHI

,, 
c'est donc I'aspect discwsif dynamique de ces chansons que nous

allons voir, i travers l,observauon des modalit6. .r;;;li.;;;;, q".t.,: divers. groupes font subir i quelques sociotypes que 1us6lectionn6s pour leur r6currence. ce.' mr.., en scine qui peuvent
€tre de cinq types pour Vion (1994) permettent d,aller du ludique aus6rieux, du g6n6tal au p"rti."li.r, a" p"lyphorrrq". 

^lJt" 
fr."commun > de gtoupe i I'opinio., p.r.orrr"lle. te ihanteur peutparaitre seul dans.es asrertions (1. unicit6), faire fusion avec les vorx

,q:^1_:t::,1r,rs 
un ph6nomine d. p^r.llilirme (2), r^". pr*". a"oualte (J) en rouant sur les double_sens, l,humour, s,effacer dans unesorte d'6nonciation abstratte (4), ou s,y opposer (5) de fagon plus oumoins nette comm.:.:r-, le cas pour i,.*._pt. prl.6d.ri ,.r-l"rrt a.base i la chanson d'Akhenaton. Cependant, ces mises en scdne nesont pas Frg6es et enes se modifient 

^",, 
.o*, d'une chanso, .o*.

Cicurel (1,996 : 9) a pu le noter dans le cas de la salle de classe,propice i un certain rype d, < instabilit6 6nonciative ,. L, der.rifion
du < glissando 6nonciatif > typique aux raps retenus fera donc6galement mon objet. J,identiherai les voix q.ri ,,y confronterrt defagon plus ou moins directe, en diaphorue (de l,interlocuteur) oupolyphonie, en relevant les 6ventuell.r 

-oarri."rir"r" ""Jii.i 
a"chanteur paf.fappoft au contenu de son pfopfe discours. cera renvoieaux ph6nomdnes de modulations relev6s'par'vi on (1992). c. ,orrr'a.,

mouvements interactifs caract6ris6s pr. d..r, pl"r"r, celle de latension et celle de la modulation o' att6nuation, corrune dans lachanson d'Akhenaton (<< Eclater un t1?e des Assedic >, 1996),6mergeant aprds de rombreuses ,rr.r,iorr. virulentes contte lesfonctionnaires :

-que 
les exceptions dans ces professions m,excusent mars c,6tait un devo'de parler de ceux qui abusent, il fut un temps, i,6tais aipforn",. .i p^..iqje suis agressifavec les 6corch€s vifs

Cette d6marche parait d,autant plus justifi6e que l,on peut 6mettrel'h;pothdse que c'est justement d^rr, .., diff6rentes < mises enscdne> et les enchainements que leur font subir f., 
"riri.r-qrr.
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,k'vraient pouvoir se d6celer les sp6cifrcit6s les plus sailtantes du mp
r,',rrseillais, les sociotypes les plus dvidents retenus 6tant de toute
l,rr;on, comme nous allons le voir, nettement plus < internationaux >
('t lravefsant tout le coufant d'une manidre g6n6rale .

Dans un premier temps ce sont donc les strat6gies de pr6sentation
,lt'sociotypes r6currents dans le rap en question que j'ai cherchd )
, kigager, corrune Bres l'avait fait dans les r6cits de mineurs et
, otrtremaittes pendant une gtdve. Selon lui, les contremaitres
vrihiculaient une image du mineur tire-au-flanc et peu instruit, tandis
,1rrc les mineurs d6veloppaient de nombreux r6cits oi ils d6claraient
.rvoi-r < clou6 le bec > au conttemaitre en donnant une image d'eux-
nr6mes valorisante en s'opposant au sociotype de ce dernier et en
t ssayant d'am6liorer leur image par une argumentation explicite. Face
,r rrn st6r6otype g6n6talement ndgatif d'un autre groupe dominant, il a
,li'gag6 trois strat6gies possibles :

1. On peut d6velopper une image n6gative de l'intedocuteur en le
t lisqualifiant 6galement, ce qui bloque g6ndralement l'6change.

2. On peut essayer d'am6liorer son image en contre-argumentant.
3. On peut accepter I'image n6gative du dominant, ce qui amdne

"i'nrStalement 
) la soumission et l'inhibition.

Les exemples de rap marseillais observ6s se caract6risent par le fait
tpr'aucun ne correspond au derniet sch6ma et que plusieurs
sociotypes chapeaut6s par le thdme de l'exclusion par un 6tat
tlominant cortompu et des institutions partiales 6metgent de fagon
<'entrale.

I. Les sociotypes du rap matseillais

r\. Le sociotloe ou l'identit6 sociale du raooeur marseillais

Il est souvent fait r6f6rence i un sociotype produit par le non-
rappeur qui est celui d'un ( voyou > d'extraction populaire, mal
cduqu6, vulgaire et dangereux, g6n6ralement ch6meur, donc
paresseux au minimum et organis6 dans la plupart des cas. Il est
tr6gativement connot6 pour les non-rappeurs, voire anti-rappeurs,
mais survaloris6 par certains rappeurs i travers le mythe du < bad
boy >, bien que cette 6tiquette puisse se d6clinet de fagon plus ou

I
I

i
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moins ( cool >. Les rappeurs peuvent en effet adopter diffErentes
positions par rapport i cette image. On peut la pren&e au premier
degr6 en criant haut et fort sa fielt6 d,6tre un ( gangster n. D*, ..
cas, le gangster, hors systdme, est suppos6 ne fake auJune concession
et vivre dans I'ill6galit6, le luxe, la surenchire, la violence 6tant de
mise et le ttait < impitoyable > 6tant grossi. Le sociotype du dominant
est accept6 et une image n6gative du non < bad_boy > est d6ploy6e, la
supr6matie du < rappeur hard > qui ne s,en laisse p", .o-pt.i 6tant
revendiqu6e et Frgeant tout 6change avec les 

- 
pot.ntiei, autres

intedocuteurs. On peut aussi remodeler, travailler Jt s,amuser de .e
sociotype avec plus ou moins d,humour, corrune dans le cas de la
Fonky Family (< Bad Boys de Marseille >, 1996), en I'ent6rjnant et le
revendiquant sans cependant d6boucher sur I inhibition :

Tranquille au 
far 

e:.popo dans le p€tard tu reconnais bien li le style des
Bad boys de Marseille (...) Gus soi-disant ma ville pue en plus DieL ca-t-
il fait avec un anus a.u ligu des sinus ? (...) j,en ai marre deies voir flipper
y'a pas que le mauvais c6t6, le Rat te le dira, la vie est faite pour s,amuser,
capte le concept de-s mecs <1ui s'en battent les couilles, re bon d6lire est li,
t'inquidte on se dtbrouile (...) ta rage est dans mon ime pour re drame
du Front National

Mais des contre-sociotypes plus pointus peuvent aussi se d6ployer
cotrune dans le cas du groupe IAM qui fait souvent r6f6rence au

l 
mythe > du bad-boy tout en adoptant une position pariculidre i cet

6gard et en jouant un r6le <6ducatif> et <pr6ventif> aupris de son
qr1!Ii.. Ceci n'est gudre surprenant si I'on stuligne qrr. .i groupe se
d6clare ouvertement en < guerre contre les st6r6otyp ir, (o io, b'at vr
tere..cb$ faire la guem aux ttdriojpu>, ,rL,eniir> 7gg7), en se
positionnant ainsi dans un r6le de < guide rebelle >. cette fonction est
plus marqu6e et constitue d,ailleurs une des sp6cificit6s du groupe
IAM par rapport i d'autres groupes. Ces rappeurs construisint un
fort contre-sociotype qui contribue d'ailleurs certainement i leur
popularit6 internationale, le groupe 6tant le plus connu hors de
Marseille. Ici, si le sociotype n,est pas ni6, on essaye d,am6liorer
l'image du < dur > et de la modiFret en soulignant le r6le pt6dominant
et les int6r€ts d'instances dominantes i le faire p.rdrrr.r. Le rappeur
< hard ) est pr6sent6 de fait cofiune une victime du systime, q,i 

".fait que se mettre elle-mdme, avec ses pairs, en d^nger. m &r.o*,
vise i faire comprendre aux jeunes, dani une vis6e pldagogique, que

't9

, r'l;r n'est que de la poudre aux yeux tout comme un pidge Pem€ttant

,,,'- frri.r^.r,s d. frir. <leur beurre)) en toute qur6tude' en faisant

rf()rter aux autres ((le chapeau >>' Le v|itable destinataire de ce
I r t

rr('ssage rePresente oonc on public plus large que dans le Prcter :as'
t t' peut 6tre le non-rappeur o fl]oy:n o' oo lt raPPeur 

- 
potentiel'

,,urtout trds ieune, ^tti'dput 
les cloches ou le glas O" 

-li:1'l 
t'

l,r()upe d6ptoie deux gtandes strat6gies discutsives pour arrlver a ses

Irns.

1. Il peut simplement d6noncer et d6crire un 6tat de fait' en

,'rrcissant le caractdre &amatique du < tableau )), cofiune dans ce

1rr"rrri., exemple (< Demain c'est loin )' IAM 1991) :

Ici, le rdve des ieunes c'est la G-olf GTI' surv€t Tacchini"tomber les

femmes a f'ttt ti*t rnany sur ScnJan'fe suis comme tout le monde ie

d6lire bien, Ot*"rnttii ft g'^"di' it t"is'plus malin' lui il crive i la fin

(...) les plombs certains chanceux en ont i^ns la cervelle d'autres se les

envorent p""; ;;; poign6e de biftons' guerre fraternelle' les armes

poussent comrne la'mirt'aise herbe' .l'image 
du gangster se Propage

comrne Ia gngrdne sdme ses graines l "; graine .de 
d6linquant

qu'esp6nez-vouJ tott' ieunes on. leur apprend .que 
rien ne tart un

homme a p,t it' a""t' 1 "; arr€t6' poisseux au d6part' chanceux i la

sorue, on p'*J t'oi' 
'noi" 

tt bruit court' la r6putation. grandit (" )

dealerduhaschich,c 'estsagesl tuveuxsort i r lafemme(") ic i t 'esiug6i
Ia r6putaflon fo'te, tanq"eltoi et tous les iours les bougres pissent sur ta

porte (" ) d;-i;t ;;"Jtructions 6lev€es' incomprdhension' bandes de

gosses soi-disant mal 6lev6s' frictions' excitations' patrouille de civils'

tro,rilt. i,,',ot];;;;lt;i mythes d6biles ("') trds t6t' c'est d6iila famille

dehors, la bande i Kader, va niquer ta mdre' la merde au cul' ils parlent

d€ii de travers

Dans ce cas' on pourrait Penser que c'est l'image n6gtive du

dominant qui est do,,i6t, 
-^i'it 

texte n'engage ni i,la soumission ni

)r l'inhibition, consistant'plut6t en une harangue d6nonciatrice d'un

6tat de fait uagique qui n'a que ftoP perdur6' Le trait est accentu6'

noirci, grossi dans ,,'it 
'o-b* 

tt"t"thd" q"i 
P"ttt.l:i^t"^::rt::* '

des discours rapPort6s crus ou lieux communs du potenuel audrtorat :

,4, ,uu p/,r, ,oili qo' manl dans Scarface t' < deahr da haschich c'est sage si

ti ueax' softir k finnel', it d'un jeu inclusif-exclusif du groupe avec

celui-ci. ceci se ,.le.r. ,ro,"rnment dans les interpellatiols plus

directes | ( qilblpine;aoas ? > et des pronoms exclusifs' excluant le

chanteur du g,o"it dont il pade et auquel il s'adresse

ltt
i

l

l
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Potjnuf],,,,,,,,,,,,,,,1-ment: ( peilt-itre aiment-ih uiut h purgatoire au qzotidien >, < ihpar/ent dija de haaerc D- on peut donc relever une fonction de Dorre_parole vis-i-vis d'un rarge p"rti. et un r6le d. rebelle en ;.;; iort .un 6tat.{e fart Frg6 ne laissant que peu d'altemadves aux ilus d6munis
au b6n6fice des puissants. Mais, 

"iorc 
qr.r. pour Marco cr:ra (1993) lafonction discursive du porte_parole est ie p"der ( au nom de > dansune strat6gie d'6nonciati-on particulidre, la firce 

""g'_.o,"ri* 
J. ,o.,discours n'est pas ici fonJ6e sut I'udlisaflon massive du Dronom( nous > qui, mis pour ( je > est un pluriel de majest6 o,-, _oion. ason avantage. Les textes de IAM correspondent plus i un rypeparticulier de porte-paro-le d6gag6 par Mlcoc.i^ (.OOZ!, ."ioi a.l'arch6q'pe-moddle. ce derniei Jr, 

"" 
moddle id6al de'..,r* q,rrtrepr6sente, qui en synth6tise I'image et on peut le distinguer durepr6sentant-reflet, pr6sentant simplement des simiritudes avec re

;:ff:,?.j:j._"t 
il panage les pr6occupations dans une rh6toril.,e der roenutlcahon.

2' La deuxidme strat6gie possible est d'expliquer et justifier cet 6tatde fait en am6liora"t yri le sociotype, en narrant la spirale depr6carisation et ma€rinalisation qui p"urr. au traftc a. aro!.r.. nu.

::::r._:". 
place par des instance, 6conomiq,r., ,rp6ri.,ri-.r-et cerneme est recuffent, tanr chez IAM que chez Soul S_i"g (< euesdonde survie >>, 1996) :

#:X.;1.,,H:, 
un iour me houver o-o...:-:r._--on job et |image de

pdre i dire 
"ri^Y^Tlrr:ndent 

le soir (.) ou commence mon r6le de

mapraceo^"J,1"T,",i0n1:I;Ji;:[ff"1':.,i.ff gil:it#::
non i'.chouerais (...) cette nuit comme souvent j,arrondis les fins du morsen prenant partr au jeu dangereux de l_ivrer_dans la discr6tion un p"lrr.,pour une r"-T:J1*l"able d,argent (.) faut bien comprend..{r. ;,r,pas tellement le choix ou moi et ; f;il. on s,en sort pas si j,ai un fobde nuit c'est une question de survie (...) 

-(voiture 
de police) quecherchent_ils ? une bombe ou des Arabes i coffrer (...) c est fi 

-oir. 
qri

il;,O""rrr6 
i passer de I'autre c6t6 (...) c,est ma .rri. .,.ri,".q;.sJ., a.

L',image identitaire ainsi construite des petits d6rinquants ou

*1*. 
est celle de personnes en souffrance qui ne s,adonnent aut{aflc que pour survivre, les v6ritables responsables, Ui"r, pt".Cr,n'ayant rien i craindre. On est ici dans l. .a, d. ,o.iotyp." JJ;"

8l

t, rrtc d'am6liorer son image dans le cadre de sftat6gies justificatives et
r rlrhcatives i vis6e par ailleurs didactique pour les plus jeunes qur
,"nt lrris en alette sut les risques de cette fausse altetnadve, pr6sent6e

,r ('ux cofiune un moyen de s'en sortir, qualifi6e par IAM de < mythes
, lr ' l  r i les >>.

ll l,cs sociotypes construits parles raPpeurs nratseillais

Outre l'image du tappeur, d'autres rept6sentations st6r6otyp6es de

l)('rsonnages ou sociotypes 6mergent des textes marseillais :

1. Le politicien v6reux
Le premier est celui de I'Etat corrompu et des politiciens v6reux

rlrrr ont l'avantage dans le rapport de force. On disqualiire ce dernier

, rr le stigmatisant cotrune < l'ennemi num6ro 1 >, comme dans

I't'xemple qui suit (<Non soumis i l'Etat), IAM, 1991), en se

positionnant dans une image identitaire de rebelle sans perspective

lrcureuse (suicide, manque d'espoir pour les jeunes), la seule solution
.,r'rnblant 6tre de < virer de li > :

Servile le peuple vit pour un gouvernement avide et ceux qul

I'apprennent trds bient6t se suicident (...) la loi de la jungle n'est pas oi

I'on croit les r6els pr€dateurs ne trainent pas dans les rues ils fr6quentent

les clubs et les cercles bourgeois ignorant ce que c'est d'avoir les flics au

cul ceuxli sont tranquilles on ne les traquera pas car ils sont prot€g€s

par la police et l'Etat / ce sont des PDG ils sidgent i I'Assembl6e peut-

6tre m6me que pour eux vous avez vot| (...) un iour vous mangerez

matin et soir du pain et des oignons / eux ils auront des indigestions de

pognon, vous laisserez vos enfants dans une telle merde que 9a
m'6tonnerait qu'ils f€tent le tricentenaire (...) ie vous rappelle encore

avant de virer de li qu'on ne me traitera pas de soumis i ce putain d'Etat

On reconnait ce st6r6otype, moins approfondi, chez Massilia

Sound System dans < Connais-tu ces mecs ,, (1991) or) la thdse de la

r6cup6ration et de l'inutilitE du vote est 6galement soulign6e, cette

position semblant s'6tre modilt6e quelques ann6es plus tard : la

sttat6$e de communication se d6place vers une interpellation plus

directe des instances politiques et la recherche d'un dialogue plus

dlect avec celles-ci (voir plus loin : < Bus de nuit >, 7993) :
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connais-tu ces mecs qui tchatchent: blablabla / des discours infinis, des
discours en bois / Ils padent pour r6gner mais ne te calcurent pas / pour
eux tu peux crever tu n'existes pas (...) j'oppose ma musique au discours
6lectoral / je suis en 91 un d6linquant musical (...) messieurs les d6put6s
vous pleurez pour la ieunesse / vous venez dans nos cit6s nous fairl des
promesses politiques : ga me fait gerber (...) ne les €coute pas

- raggamuffin fais gaffe ! ce qu'ils veulent c'est ta voix et qu'ensuite tu
ddgages ! oppose ta musique au discours 6lectoral et sois en 9l un
d6linquant musical

Ici, il est fait appel i une certaine passivit6 6lectorale, la solution
propos6e 6tant l'altemltive de la musique pour s,exprimer plus que de

le: 
b n j.r, des politiciens par l. ,rote. Massilia ,. poritio.r.r. .n

leader avec un style injonctif outr6 qui le caract6risi et s'adresse
exclusivement ici i son public.

2. Le fonctionnaire r6calcitrant
Le deuxidme sociotype est li6 au premier et se d6cline touiours sur

le thdme de la pr6carisation; il met en scdne les fonctionnares
paruaux, incompr6hensifs et irrespectueux, jouant du rapport de
force,pour se d6charger et exclure leur intedocuteur sans aipel, lui
compliquer la vie Or., poste, Assedic) et le por.rrr., ) l"
marginalisation. on le retrouve dans Akhenaton (exemple cit6 ici,
<.Eclater un type des Assedic >>, 1996), euartiers Nord (<'Ch6meur i
plein temps >) mettant en scdne un autre portrait r6current, celui de
I'assistante sociale :

Je r6ve d'€clater un type des Assedic, oui 6clater un type des Assedic, un
bien con, bom6, qui v€ut pas licher mon fric (...) Seion lui, si je suis ici,
je suis forc€ment un clochard, un qui me parle mal et qui m,envoie chier
(...) i'habite au premier., est-ce t op fatigant? fe trouve un avis de passage,
motif: absent, mon colis est parti, plus vite qu,avec prost et moi comme
un pigeon , je fais une heure de queue i la poite (...) plus tard je prends le
bus plus ou moins i I'heure, essaie de me calmei aprds le rigard du
chauffeur, un vieux maghrdbin fait un signe pou, 

-ont 
r, cet Ane bAt6

s'arr€te quinze mdtres aprds l'arr€t (...) le haui de l'6tat me ramdne i ra
rarson, les plus grands voleurs ne sont pas toujours en prison (...) un
sourire ? non ce serait trop beau, ils sont i€gl6s ei nous pairent .o--. i
des robots (...)

Il est e_galem€nt pr6sent chez Massilia Sound System (< Bus de
nuit >, 1993) on h finalit6 est encore de renvoyer .rrr. i-rg. n6gative
de ces instances, mais on peut noter diverses fagons d,y iu*Jrri, .,
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tlcs modalit6s d'interpellation trds diverses. Massilia Sound System

l)ropose notamment de demander directement aux 6lus des bus de

rruit permanents et totalement gmtuits dans une (potte av rrez>>
(foule & Beauvois 1987) ori I'on demande le plus pout obtenir le

nrolns :

Je viens dans la danse pour vous parler des bus de nuit / souiez Pas non

9a n'est pas dr6le c'est trds s6rieux ie vous le dis / ie m'adresse ici i ceux

qui vivent la nuit / i ceux qui sont sans v€hicule i ceux qui n'ont pas le

permis/ i celui qui sort le soir et renhe tard aprds minuit / qui voudrait

prendre le temps de dire au revoir i ses amis / sans se prendle la t€te'

sans faire tomber son aibli / bien cool et bien d6tendu tout en se ietant
dans son lit (...) du centre ville, des quartiers nord et des quartiers est

aussi / demandons i Vigouroux et aux €lus de la malr:ie / que les bus

roulent, roulent, roulent, roulent toute la nuit (...) huit francs Pour un

ticket seulement ie le dis c'est trop cher pay6 / c'est du racket, c'est du

vol qualifi6 / Poupa Jali dans la danse revient revendiquer/ pour tous les

bus et pour tous les m6tros / Poupa Jali r€clame la gratuit6 non ce n'est

pas tfop

II. Modes dtinvestissements et mises en scdne 6nonciatives

Une fois d6gag6s ces grands sociotypes qui parcourent tout le rap

(soit : < I'Etat corrompu o, n la marginalisation et pr6carisation

,>rganis6e >, ainsi que < le fonctionnaire collaborateut r6calcitrant >),

l'obsewation de la fagon dont les diff6rents groupes les investissent

t'st certainement plus 6clairante en ce qui conceme l'attitude

rnarseillaise.
Si l'on se r6fdre aux cinq mises en scdne ou proc6d6s 6nonciatifs

d6gag6s pat Vion () la suite de Ducrot, pour qui toute €nonciation

convoque une pluralit6 de voix que l'on peut distinguer en isolant le

locuteur - responsable de l'6nonciation d'un ou plusieurs

6nonciateurs pt6sentant des opinions autres, corntne dans le discours

rapport6, par exemple), on peut noter que la dominante dans les cas

du rap marseillais est majoritairement et unanimement un m6lange

d'unicit6, de parall6lisme et de dualit6, IAM 6tant plus marqu6 dans

I'opposition.
Pour l'unicit6, le chanteur semble pader seul, il est totalement

impliqu6 dans ce qu'il dit avec des marques explicites telles que < je

pense que > ou plus implicites colntne dans le cas de jugement du
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We i ( h pr^bline cbn qu,il 1 a trop dc Miu B.r, ce qui constitue une
6valuation, ce proc6d6 indirect 6tantpr€f&6 de fagon g6n&ale.

- 
La dualit6 qui concerne les doubles_sens, l,humorir, les gloses ou

les commentaires sur les mots employ6s est i l'honne.rr chef tous res
groupes, que ce soit de fagon ponctuelle (IAM, n Le mia >) ou
permanente (I\4assilia sound System, euartiets Nord). Si le jeu sur les
mots est par aill6u15 une des sp6cificit6s du genre, ie fait est que la
distance humoristique se retrorrve dans q.r^.il..rt tous les grorrp...
Le cynisme domine chez IAM et Soul Swing, derrx 6noriciateurs
6mergeant, accompagn6s d,un jugement du locut"eur qui souligne ainsi
sa pr6sence. Ce jugement peut 6tre uniquement 

-^rq.r6 
de falon non

verbale, comme dans le cas d,un refrain de style < soul > un peu
langoureux et pr6cieux : ( encore ane tombe,i fleuiri.Il en est de m6me
pour le discours humoristique qui se d6pioie de fagon cenrrale, ici
dans une surenchdre de certains traits locaux, corrrlne le c6libre
< aroli > de Massilia. Si euartiers Nord ne fait pas du rap il n,6chappe
pas i cette caract6ristique, tout en d6veloppant les 

-6-.. 
thdmes

(< Ch6met'r i plein temps >) sur fond < bluesy exacerb6 > de chomige
et trafic de drogue, prenant ainsi une certaine distance vis-i-vis du
probldme:

J'ai appris ga ce matin i la tourn6e d,dix heures moins vingt, d,une
missive un peu brutale sign6e par l,assistante sociale : u _o.,ri.or, ..,
fonctron de votre contrat d'insertion nous n'pourrons donner suite i vos
allocations veuiLlez rccevoir 

'expression 
de nos mei.teures salutations >.

qu'est-ce qu'y m'arrive les amis, ils m'ont sucr€ le RMI, c,est pas
possible, ie suis maudit, ils m'ont sucr6 re RMI, ie suis ch6rneur i olein
temps, une main derridre, une main devant, j,existe plus on m,a radi6
mdme du banc des assist6s, mon salut c,est de dealer comme tous ceux
de mon quartier. J,ai beau racler mon 6cuelle y,a plus l,ombre d,un
vermicelle, j'ai beau secouer mon escarcelle.. qu,y'-. r"rr. a,"r, 1..
poubelles (....) ils.me I'ont mis jusqu,au trognon j,ai ilus qu,)r braquer les
mem6s dans les halls de supermarch6s, yra pas'vraiment de sot m6uer
pour un rebut d'la soci6t6

Le parall6lisme oi le chanteur fait fusion avec les voix qu,il cite en
se pr6sentant comme porte-parole ou locuteur collectif (Baggioni
19-80) est 6galement trds.-pr6sent. Il peut 6tre diaphorriq,r.Jair.
r6f6rence au discours de l,auditeur), extphoniq.,. lfaire .6i6r"ri.. i
des discours ext6rieurs aux interlocuteurs : l'enfer .tst le, 

",ro.rj 
o.,

polyphonique dans le cas de lieu cofiunun partag6, de formes
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1,r'overbiales. Ce parall6lisme peut 6tre marqu6 par certains pronoms

,1" I'instance de la d6locution (Charaudeau 1992: 1'27), comme le

,, ,,n > ind6termin6 pouvant fenvoyef i un tiers collectif, les gens de la

Iurrteuf publique on d.t gens, avec l'effet de g6nlralisation que I'on

tf()uve d^""s l.s maximes, dictons, proverbes et toute phras6ologre )

,,aleur de v6nt6 g6n6rale. Le locuteuf peut par ailleurs s'en d6marquer

ph:s ou moins, comme le fait IAM, en manipulant le parall6lisme et

i',,pposition polyphonique contre des 6nonciateurs qu'il ne fait,pas

,lirectement p"ti.r , o aPrit F 0n peat pniner une yzteffe clmme 0n lt'en 4

tttnais ua contre /a drugae darc /a rae >'

Dans ce dernier exemple, l'opposition du chanteur aux voix qu'il

( rtc est aussi marqu6e par un ton rroruque' mais Ie gtoupe, qui

rnanipule bien cette mise en scdne, peut aussi le faire avec des

,liscours rappot6s oi 6merge une 6valuation n6gative parfois

rrniquement iitonative, corrrme c'est 6galement le cas pout la voix de

I'assistante sociale dans Quartiers Nord.

La mise en scdne la moins repr6sent6e au sein du corpus

rnarseillais est I'effacement qui se caract6rise par une 6nonciauon

:r[straite < d6personnalis6e >, relevant du constat, i l'exception de

lAM, qui est sans doute le groupe utilisant la palette la plullarge de

,,rises en scdne, comme ce coutt exemple le d6montte (< L'enfer >,

r997):

vaincus par I'oisivet6 ou las d'aller pointcr, pour rien certains iront dealer

dcvant lesplusieunes6mervei l ]6spartantdebi l lets( . . . )d6i i r6sign6si
suivre le chemin qui leur est tfac6, ils ne pensent mame pas i lutter, la vie

est un film (...) le probldme, c'est qu'il y a trop de s6rie B, trop de

seconds r6les croulant sous le poids du premier (...) peut-atre aiment-ils

vivre le purgatoire au quotidien, d'un regard ext6rieur il se dit, c'est pas

de leur faute. cette fois, il a raison, I'enfer c'est les autres

Selon les gfoupes concetn6s des dominantes se d6veloPpent donc

Dlus ou moins et se d6clinent selon des modalites plus ou moins

inarqu6es. pour Akhenaton et Quartiers Nord, l'unicit6 et la dualit6,

rvec des r6cits i la premidre pefsonne, incluant des dialogues,

dominent, l'opposition 6tant plus marqu6e chez le premier' Massilia

sc caractdrise plus par le style inionctif et le parall6lisme diaphonique,

souvent pollphoniqu e chez Soul Swing, faisant r6f6rence i des lieux

communs.
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ces observations peuvent avoir des applications int6ressantes si
I'on se r6fbre aux r-emarques de vargas (r-ols;, soulignant qu'il est
essentiel de sensibiliser les apprenants aux diff6rentes porribilit6,
6nonciatives de la langue - notamment au discours scientiFrque,
morns impliqu6 personnellement - , plus drfficilement accessibles en
dehors de ce cadre. L'observation des mises en scdne 6nonciatives
propres au rap, qui peuvent, comtne nous l,avons vu, proposer une
palette des plus riches, peut en effet 6tre appr6hend6e, au sein
d'ateliets d'6cdture, comme un outil de travail eije r6flexion des plus
int6ressants,, alors que se pose de fagon de plus en plus saillante la
question de la violence et de I'exclusion i l,6cole.

Les mises en scdne 6nonciatives sont par ailleurs reli6es i des
recherches de positionnement des artistes que l'on peut d6duire de
leur observation.

Si l'on se r6fdre i I'espace interactif (ion 1992), au jeu de
rapports de place (pouvant 6tre sym6tnques ou compl6mentaires) que
ces chansons d6ploient, et qui sont 6galement po.ri Vior, (f 99S; ae
crnq tl?es, on peut faire un certain nombre de remarques.

_ 
En ce qui concerne les places institutionnelles (l), qui proviennent

de positions sociales ext6rieures, les chanteur, ,. ,itr.rrt coftne

^pp^rten^nt 
i un groupe exclu, et I'on peut noter dans tous les textes

de-nombreux pronoms personners marquant le parall6lisme avec le
public (< nous )), (( on > inclusifs). Cepindant les mises en scine
6nonciatives ne se pr6sentent pas to,rlo,rt, de la m6me manidre.
L'interlocuteur n'est jamars directement nomm6 chez IAM
contrairement i Quartiers Nord (< mer am*>) et MassiJia Sound
System (< mgantffin r), qri rutoient et marquent une relation de
proximit6 plus 6troite avec leur public (< connairtu cer mec.r qut
tchatchenl >, (Je u0l6 le dir ,r) qu,ils invectivent et interpellent plus
directement, notamment avec un style inionctif.

IAM a plus souvent ,..or.rrc i des strat6gies indirectes, i
l'effacement, au r6cit historique, i l,utilisation de Jiscours ."pport6.
de son-potentiel public (<1e nu plur malin que nanlt dc Scarface ,) qu,il
interpelle de fagon plus g6n6rique: r an jour uvrl.r mattyere<mahn et soir
du pain et det o.ignorc >. 

, 
Le groupe se singularise" aussi par de

nombreuses occurrences de < ils > d,accusation avec passage aupluriel
par d6multiplication, rendant le tiers abstrait Q'Etat) o., tae,.'.-irre
(les autres: < i/t nous parleftr c,mm€ i du rcbotr) dans une mise en scdne
d'opposition marqu6e. cela renforce une impression de rumeur et le

1l

i',roupe utilise 6galement des < ils > plus abstraits, substitui's arr

, hanleur ou i son public, qui lui donnent une certaine import;ttrt r'

(,t d'an regard extdieur i/ se dit, c'est pas de /earfaate, cettefois, il a ntr:on'

lbnfer cbst let aatres >).

Au niveau des places modulaires (2), une des sp6cifrcit6s clcs ralr:;

rnarseillais semble 6tre le tecoufs quasi syst6matique i des dialogrrt'r'

.1ui modifient le rappott de place initial de la chanson, qui se prcscrrt<'

(.()rffne une narration (donc compl6mentaire), et qui visent i 6talrhr

rrn rapport de proximit6 de type sym6trique avec I'auditcur l)'rt

,.l"ntiFriauon ) des situations rapport6es (oi g6n6ralement le chatrtt'rrr

sc: trouve face i un discours antagoniste).

Au niveau des places discursives (3), des s6quences dc ri'<rt'

,,rganis6es autour d'une m6me fonctionnalit6, appuient s()lrv('trl

I'aigumentation d,une thdse centrale du groupe, cor,nme ici, clans t t't

"*.mpl. 
desservant la thdse cenftale de IAM d6velopp6e pltrs lr:rrrl

(, Sa&et blanc >, 1994), soit l'itin6raire d'un petit dealer venclattl tl.':,

closes d'h6roine pour assouvir sa d6pendance :

Une patrouillc l'embarqua, il ne revit plus sa ville qu'i tr:rv( ts rl(:'

barreauxetmourutseulavecsadernidredosed'h6ro, i ln 'ycrr t l ) ( ' r r i l ) r r t t (

lors de I'cnterrement (...) une rue sombre une Limousinc s'y ('nl"irl"( 
' r'rr

face d'elle une cadillac attend sous la pluie, on sort la marchitlttltsr' ( ;

sous les gabardines grises (..) les gars qui sont li n'ont pltts ttctt t

prouver dans le style enfoir6s ils se sont affum6s, Ia ('ortst lt tt"

ir^nquille, ils peuvent rentrer i la maison sirs et certains clc ttt' ;;tttt,tt,

Frnir en prison / normal, ils n'arpentent pas les trottoirs ct tl 'otti :tttr ttttt

id6e de ce qu,cst le d6sespoir, pouf eux tout n'est qu'affairc tlt tttt,rtrt.tt,

ct qu'importe le prix ils n'auront pas i le payer' Il ncige sur nr:t vtllc rlr "
flocorrs d'h6.oini, le style de poudreuse qui vous plongc dans I'ul'irr',

pendantquecertainssefrot tent lesmainsPensant i l 'argclr t t l t t ' t |sv.rrr t

amasset le lendemain.  Aprds ga on peut pr6ner unc gucrrc (( ' l r r t r r r ' ( ' r l

n,en a iamais \'u contre la drogle dans la rue, <1ue d'affalltr|atitltts'.1tt.

6'extrapolations, sachant que le poison est i I' int6rieur du b:tsttort, r'l ottt

le probl ime ce n 'est  pas les dealers,  tuer le mal i  sa sourct 'stsct , t t l  I ' r . t t

-ii1arrr, 
car vendre de la blanche c'est s0r c'est intcrtlit, sitttl sl ltt ;r, ttttr

villa sur la c6te d'Azur que tu ne te trimballes <1u'cn l,trrtt,ttsln( r'i (lrri l.l

femme porte un manteau en zibeline, si tu n'as Pas t()llt \'r' lrl rr( vl ' l ' r"

longtempset lesachetblanccompteunmortdcp|t ts. l . r r rs(( .51.1| | l ' . ' ( )

Si ce r6ci t  dessert  le sociotype du rappeur p.r t t '1t : t r , t l t ' t t t , r r l r ' l r ' .  t l

est marqu6 par le fait qu'il n'y a pas d'utilisatiotr <lt' (( n( )n:; ". rn.rr'. unr

mise en scdne iOuant sur l 'effaCement, l '6nonci:tt iott ,, l tt: '1, 'tt, 
' tt, 

", '1rrt
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lui donne une autorit6 certaine de par son caractdre quasi objectif par
moment et po6tique i d'autres.

Au niveau des places subjectives (5) q"i correspondent aux images
mises en circulation et n6goci6es par les interactants, c'est plus celle
de militant et de porte parole de revendications qui se d6gage. On
contoume g6n6ralement I'image du < bad boy > avec le contre-
sociotype du < d6linquant musical D porr Massilia Sound System, qui
est repfis par d'autres. Aux combats de rue, on pr6fire la guere des
mots, l'agressivit6 verbale qui permet de se lib6rer en s'exprimanl
Celle-ci prend souvent des formes de < joutes vetbales > (Labov 1978)
dans les dialogues s6lectionn6s. Le rappeur est donc plus qu'un
simple 6nonciateur d6l6gu6, il est aussi un porte-parole dont le
discours-source n'existe pas forc6ment en tant que tel, mais qui
cherche ) 6tre ent6rin6 par l'instance au nom de laquelle il pade. Si la
place 6nonciative de ce porte-paiole pariculier correspond bien i un
r6le ou < moddle d'action pr66tabli r6utilisable >, un sch6ma d'action
(B-9. 1992), comme le souligne Marcoccia (1993), qui renvoie
directement i la notion d'autodt6, il peut cependant le faire pat le
recours i des strat6gies langagidres et des mises en scdne 6nonciatives
plus ou moins vari6es, avec une palette plus ou moins color6e et
nuanc6e.

Conclusion

C'est surtout sur une dominante de parall6lisme et de porte-parole
que se d6ploient les raps marseillais que nous avons obsenr6s. La
sp6cificit6 la plus marquante de ces chansons est cependant de ne pas
avoir recours au ( nous > de majest6-modestie g6n6ralement reconnu
comme sftat6gie d'6nonciation typique du r6le de porte-parole. La
raison en est certainement que le r6le de porte-parole qui se d6ploie
ici n'est pas celui du simple repr6sentant effac6 deriire le discours-
source, mais celui du porte-parole modile, synth6tisant un certain
id6al, surtout en ce qui conceme IAM qui se pr6sente cofilme un
leadet i la source d'un discours qui cherche i 6tre ent6rin6 par un
large public.

La coloration r6gionale de ces raps passe surtout par le recours i
une certaine dualit6 ou des techniques de la porte 

^v 
nez visant i

obtenir satisfaction dans le cas de requ6te directe, soit une certaine
exag6ration ou surenchrire, d6j) relev6e comme sp6cificit6 de certains
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r6citsdejeunesissusdesquartiers(Casolari&Giacomi199-|.Ellese
retrouve dans certain, p",,"gtt des raps marseillais qui dessinent et

retracent les divers totiotyp.t mis en circulation tout en Permettant

de s'en distancier.
Nos obserations des mises en scdne 6nonciatives sernblent

cependant en partie cotroborer certaines 6tudes qui ont soulign6 que

..it^ins ieunes de quattiers dits << difficiles >r avaient du mal i

manipuler I'effacement 6nonciatif ProPre au discours scientifique et i

i"Up'.ri"i C, en ce qui conceme L toiiotype du < gangstet >' Celui-ci

..*Ut. plrr, ,e pr6ier, hormis dans le cas de IAM' i des rnises en

r.ei. ai type humorir,iqo., si les chanteurs ne sont Pas Par ailleurs

toujours des jeunes de ces quartiers-li'
I* tap mlseillais d6ploie une palette compldte de rnises en.scdne

6nonciatives dont I'observation pourait pefinettre i de jeunes

rappeurs ou ) des apPrenants leur acquisition, i travets la cr6ation de

i.li.t a. rap, se t3rr6l"nt ici comme puissamment exptessifs et

latgement lo&q.rer, ce qui n'en est que didactiquement plus stimulant'
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L'EVOLUTION DU GROUPE IAIVT : UN
PARCOURS THEMATIQUE ET

MUSICAL SENSE

Guillaume KOSMICKI
Universit6 de Ptovence (Aix-Matseille I)



Les albums successifs du gtoupe IAM1 sont marqu6s par une
dvolution flagrante, tant au niveau des paroles, et plus
particulidrement des thdmes abord6s, qu'au niveau des musiques. A
cet 6gard, leur dernier album, L'6coh &t nicro d'aryent (1997), surprend
plus particulidtement au premiet abord par la cassure qu'il opdre avec
fes deux pt6c6dents (Onbrc ut lumiire, vol. 1 et 2, 1993), cassure
nbord6e d|s Mdtique et nat (7995), album solo d'Akhenaton, l'un des
deux chanteuts du groupe, que nous avons choisi de prendre aussi
cofiune objet de cette 6tude au m6me titre que les autres albums
d'IAM. Le but de cet article est de savoir si ces changements
successifs dans le sgle d'IAM au fil de leurs disques sont
effectivement synofiymes de changements soudains de voie, comme il
semble, ou ptoviennent au conftaLe d'une 6volution logique
coh6tente sut l'ensemble de leur production.

Dans le cadre de cette approche, l'6volution th6matique des
paroles seta mise en patalldle avec l'6volution musicale du gtoupe. Il
ne s'agira pas de r6aliser d'analyses internes des chansons, certes
essentielles, mais d'examinet I'ensemble de leur production, en vue
justement de cerner un sens potentiel des rapports textes-musiques
non pas au niveau pafficulier, mais au niveau de la production entidre
d'IAM. A ce sujet, le lecteur porrra s'6tonner de la pr6sence de
l'album solo d'Akhenatolr au sein du colpus 6tudi6. Le choix se
justifie pat des r6f6rences et des citations de ce disque dans les

r De h plazite Man (1991) ; Onbn est hriin, vol. 1 & Onbn e$ l*miin,vol. 2 (1993) ;
L'6nle ds niera d'aryent (1997).
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paroles du dernier dbum d'IAl\,P, qui amdnent i penser qu'on ruivent synth6tisent donc I'emploi de ces diff6tents thimes au couts

ais6ment l'inscdre dans la production du goupe i p"tt entirlre,
tout cas pout l'6tude qui nous conceme. D'autre parl les r6sultats
cette 6tude ont confirm6 cette hypothise.

cles disques successifs d'hl4:

1. Un ciblage ptogtessif des thimes

1. 1. Evolution des thdmes au cous des albums

7.7. 1. Pr6sentation
Ttouvet le thdme particulier d'une chanson n'est pas toujours

chose ais6e, principalement lorsque, cofirme dans le cas du groupe
IAM, les textes font l'objet d'un ftavail 6notme et sont riches de sens.
De plus, la comparaison devant se faire srr toute la production du
groupe, il fallait n6cessairement gue les intinrl6s des thdmes choisis
soient assez g6n6raux, afin que nous puissions nous y appuyer dans
notre 6tude de tous les albums, poui petmetffe justement cette
companison. Aptis une analyse pr6liminaire, nous avons class6 les
thimes trouv6s en ttois gmndes cat6gories : 1) < k groupe IAM )),
regroupant les sous-thdmes de la musique, des destins individuels
tra$ques, du gtoupe (c'est-i-dire de l'6vocation des membres
individuels et de la communaut6 qu'ils fotment), du style de vie et de
la spiritualitl.; 2) Lr critique sociale et politique ; 3) enfin, une
cat6gorie nomm6e ( auttes thdmes > qui comptend l'6vocation des
jeunes de quartiers dits < difficiles >>, les insertions dt6les et brdves et
les thimes singulien propres i une seule chanson sw l'ensemble du
r6pertofue d'IAM. La notori6t6 nationale du groupe, qui s'est d6clar6e
avec le tube <Je danse le Mia >3, l'a d6fini cofilme un groupe
typiquement matseillais. D'aufte part, les musiciens eux-m€mes,
notamment par le tite de leur premier disque (< Mars > 6tant ici
< Marseille >), I'ont aussi longtemps afFrrm6 cofilme tel pratiquement
sous la forne d'une revendication. Il semblait donc logique d'ajouter
i cette 6tude le thdme de l'6vocation de Matseille. Les tableaux qui

2 Notamment dans la chanson < Dangereux >, qui fait r6f€rence i la chanson
<Eclater un type des Assedic> (( [...] i'€tais devenu I'ennemi public des Assedic>).
Ces deux chansons ont de surcroit les m6mes emprunts i un feu vid6o de combat
(Sna Ftgbtd dans les samples (6chantillons) que I'on entend i la fin de chacune
d'entre elles.
3 De l'album Onbn ut hniin,vol. 1 (993).
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7.1.2. R6sultats
On s'apergoit clairemeng i la lecture de ces tableaux, que

thimes des chansons, s'ils couvraient toutes les cat6gories dans
ttois ptemiers albums, se recentrent consid6rablement dans les
demiets sur la musique et sur la critique sociale et politique. Ces
thdmes 6taient aussi, certes, trds pr6sents dans les autres albums
groupe, mais ils 6taient contrebalanc6s par l'impotance du thdme
groupe. D'aufte part, cette importance des deux thdmes est
accentu6e dans le demier disque par la disparition plus ou
progtessive de nombreuses autres cat6gories, cofiune les inserti
dr6les et brdves (depuis l'album M,iteque et ma\, ou le sryle de vie (
le dernier album). Les destins individuels tragiques, en revanche,
n'apparaissent qu'i partir du deuxidme album pout rester jusqu'au
dernier. Quant i l'6vocation de la ville de Marseille, elle va en
s'amenuisant jusqu'i disparaiue sur le demier album. Enfin, c'est suf,
les volumes 1 et 2 d'Onbre e$ luuiiw que les thdmes abord6s sont les
plus nombreux et le mieux distribu6s.

1. 2. Interpr6tation: la musique comme revendication et comme
solution

Toujours sans nous arrdter sur le sens particulier d'une chanson,
tichons maintenant de discernet quelles peuvent 6tre les causes de
ces changements dans la th6matique des diff6rents disques. En
premier lieu, le fait que l'6vocation de Marseille ait totalement disparu
du dernier album ne peut €tre que trds signifiant d'aprds ce qui est dit
plus hauC. Nous pouvons d'ores et d6ii en conclure qu'IAM ne tient
plus i limiter sa parole i la seule ville de Matseille, et que ses textes se
veulent probablement d'une port6e plus universelle. Bien entendu,
nous n'affirmons aucunement que l'6vocation de Marseille r6duise la
port6e d'une chanson ) cette ville seule, et I'avdnement du tube <Je
danse le Ma > le prouve bien, mais ce thdme qui 6tait cher au groupe
et qui faisait m6me partie de ses premi&es revendicationss a 6t6
consid6r6 conune obsoldte dans son demier disque. C'est donc
ailleurs qu'il faut chercher une logique i cette dvolution des thimes.

a Il subsiste tout de m6me gi et li quelques €vocations tris succinctes, notamment
dans la premitre chanson (< L'6cole du micro d'argent >) : < ... vaillant praticien des
arts martiens >, mais trop rares pour €tre rEellement prises en compte.
s y' la chanson < Je viens de Marseille > sur I'album De la planin Mars (1991).

lo3

Arr vu de l'importance accord6e par IAM aux thimes de la musique et

dc la critique sociale et politique, sur leur dernier album, notre
Irrteqpr6tation est qu'IAM affirme que h nuiqre e$ un outil pivilegii de
la critique nciah et politiqrc,voke qu'rrc nlution aux pmbhmes expsft daw
n rhrxier thime ft trcuae dans h maiqae.

Bien d'autres 6l6ments de notre analyse d6montrent cette
conclusion. En effet, si IAM met aussi ces thdmes efl avant dans son
premier disque, c'est en paralldle avec la fote 6vocation de ce qu'on
peut nornmet <<l'ego trip )) colrunun i de trds nombreux laPPer[s' et ce
dcpuis les d6buts de ce genre musical: le thdme du groupe lui-m6me'
qui se met en valeur et s'afftme. Ot, ce demier thdme, dans les trois
premiers albums, n'a jamais la pot6e qu'il pr6sente dans L'hole du
ninr dbtgent. Il est cettes associ6 parfois i la spirinralit6 du gtoupe, i
ln critique sociale et politigue, mais aussi expos6 de fagon gratuite,

l)our une simple mise en valeur du groupe, sans tevendication autre6.
( le n'est que dans le demier album que l'on voit v6ritablement la
lonction constructrice qu'a jou6e le groupe pour chacun de ses
membres. <<La sagaD en est I'exemple le plus flagrant. Mais I'album
nolo d'Akhenaton annonce aussi fortement ce choix, avec la chanson
<Je suis peut-6tre...D, oi I'interptdte 6numdre ses d6fauts (r6els ou
lictifs) pour affirmer ensuite qu'il n tue suf le micro >, c'est-i-dire que
la musique I'aide i assumer toutes ces tares qui pourraient le miner.

La chanson de L'ecole du nicm d'argent < Libire mon imaginadon >,
tlui r6pond pleinement d <<Jazz ) et ( Tam-tam de I'Afrique > du
premier album prouve encore cette inte{Pr6tation: si les esclaves
dont pade IAM dans le premier album sont Promis i un sort atroce,
on sent d6ji dans cette premidre version un espoir de se [b6rer par Ia
musique (et le iazz). Or < Lib&e mon imagination >r d6veloppe
pleinement cet espoit. Le tempo ou la musique revdtent ici un aspect
totalement sdvateur.

De plus, au milieu exact du demier album (chansons 7 i 10), les
deux thdmes sont trait6s de fagon sym6trique: deux chansons traitant
de la musique (< L'empire du c6t6 obscut > et < Quand tu allais >) en
encadrent deux autres sur la critique sociale et politique (< Regarde >
ct < L'enfet >), montrant vraiment la cort6lation des deux thimes et la
r6ponse de I'un i l'aufte, de la musique i la critique dans la pens6e

6 Notamment dans l'insertion humoristique < Cr€celle >, qui critique
rappeur en d6finissant IAM comme de bons raPpeurs.

le mauvais
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< Bouger la t6te )), qui correspondent exactement aux m6mes thimes
et mettent l'impotance de la musique poru les membres du
trds en avant.

Le dernier album est donc axi- presque entidrement suf
l'importance de la musique porrr le groupe. Son titre et les
illustrations du livret qui l'accompagne ne font qu,affirmei cette
conclusion. On y voit le pouvoir qu'accorde le goupe aux paroles de
leurs chansons. L'6vocation de la vie des jeunes de cetaini quartien
dits ( difficiles D, souvent exposde dans les premiers disques et qui
pr6sentait alors peu d'espoir, est ici remplac6e par le pouvoir que
pr6te IAM i la musique, qui contrebalance entidrement toute leur
critique sociale et politique. Toutefois, le groupe n,affirme
aucunement cette hypothdse colnme solution r6elle. Il s,agrt
principalement d'un espoir et non d'une v6riable fin en soi. Il expose
la solution qui s'est pr6sent6e i lui, mais pas cofirme une solution
universelle. La dernidre chanson < Demain, c'est loin > montre qu,il
n'a pas abandonn6 sa critique sociale : elle 6voque i nouveau la vie de
certains jeunes et pr6sente en effet trds peu d'espoiC.

2. (Jn tesseffement des moyens musicaux

La musique du dernier album d'IAM, nous le disions, pr6sente
une forte cassrre avec leurs anciennes productions, i l,instar de
l'album solo d'Akhenaton qui I'a pr6c6d6. La rythmique ainsi que les
timbres utilis6s (principalement 6chantillonn6s) sonf beaucoup plus
6pu6s que lors des deux volumes de Onbre ut lumiire,qui ont marqu6
semble-t-il une apog6e de la richesse du traitement musical d'IAM -
cofiune de celui des thdmes, par oilleurs, nous I'avons vu - et qu'on
pouvait d6finir conune ( un rap aux dimensions symphoniques ,r. En
effet, des principes qui avaient 6t6 exp6riment6s dds le premier album

d'IAM. On trouve encore une sym6trie signi6cative entre
quatridme chanson de I'album <<I-,a, saga> et la quatridme avantla

7 on.notera i-ce propos qu'il s'agit de la seule chanson qui brise la sym6trie presquc
parfaite des thdmes des chansons que nous avons commenc6 dtsquisser. 

-E[. 
tre

r6pond aucunement i < L'6cole du micro d'argent >, alors que toutes les autres
chansons se correspondent en miroir au niveau th6matique vis-i-vis des quatre
chansons ceotrales de l'album.
8 JACONO, Jean-Marie, 7994. << IAM, une planite musicale > in Taktik, 2g5,
Marseille: Watt News.
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et developp6s dans ce dernier, cornme la superposition de diff6rents
traitements du temps, les bdsures de rythmes, une orchestration tris
linement travaill6e et des insertions multiples entre les chansons
cornrne en leur sein ont 6t6 abandonn6s, ou fortement amoindds
dans le demier disque du groupe. En revanche, les relais entre les
deux rappeuts (Akhenaton et Shuriken) ont 6t6 conserv6s. Ils sont
certes moins fr6quents qu'auparavant, mais une chanson cofirme
< Elle donne son cofps avant son nom ) ou le tefrain de < Libdre mon
imagination D montrent leut utilisation ainsi que celle de I'insetion du
langage pad6 dans le chant (notarnment avec l'utilisation
d'interjections). La diction semble quant i elle l'objet d'un travail plus
pouss6 sur ce demiet album. Ce ph6nomdne est particuliirement clair
sur < L'empire du c6t6 obscur >, mais aussi et surtout sur << Demain,
c'est loin >>. L'orchestration, si elle ne pt6sente plus autant d'insertions
cl'emprunts i des bandes sonores de films, d'accumulations de
couches emprunt6es i d'auftes rfthmiques que le funk, le disco et la
soul (g6n6ralement utilis6es dans le rap) n'en est pas moins trds
odginale par mpport i ce que l'on pourrait d66nir cofllme un raP
< classique >. On retrouve encore ces anciens pdncipes notarnment
sur < La saga >, < Petit frdre >, < Liempire du c6t6 obscur > (qui fait
I'objet d'une attention toute particulidre sur les timbres et les
insertions), < Quand tu allais >r, << I-In cri court dans la nuit >
(particuli&ement riche par le relais suppl6mentaire avec Daddy
Nuttea, qui chante le reftain en style raggamuffin', et l'udlisation des
scratchese) et < Libdre mon imagination > (avec I'utilisation notable
d'un teftain en forme d'ostinato et des emPrunts du son d'un
l)idgeridoo, instrument australien). L'album d'Akhenaton pr6sente
g6n6talement les mdmes caract6dstiques, quoiqu'il se rapproche pius
du traitement musical de Onbrc ut lsmiirc. Le meilleur exemple en est
I'orchesftation imptessionnante de < I-a cosca D, dont la musique
pr6sente des 6chantillons tris riches de musiques a priori aEs
6loign6es du rap et des insertions de bruits (comme des coups de feu)
ct divers traitements de brisures de rythmes qui suivent I'action nan6e

') < [r scratch provient de la manipulation de disques en vinyle d6filant le plus
souvent sur.deux platines. Le DJ. bloque le d6roulement du disque avec ses mains et
cr6e un crissement caract6ristique qu'il peut sans cesse am6liorer iusqu'i le rendre
rn6lodique. (...)>: JACONO, Jean-Marie, 1996. <Le rap frangais: inventions
rnusicales et enieux sociaux d'une cr€ation populaire > in I'a nrciqrc deph 1945
Matiiat, athitQttc ct pmcpfioa, Liige : Pierre Mardaga, p. 53.
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3. Une 6volution sens6e de la musique et des textes : la musique

rap comme solution i la ctitique

Des deux points que nous avons trait6s ci-dessus, 6volution
musicale et 6volution th6matique, nous Pouvons tiret le sch6ma

synth6tique qui suit.

Proc6d6s musicaux et thdmes du groupe IAM
et de Akhenaton au cours des dbums

(diveEit6 des moyss) (concenfitim dcs mycns)

par Akhenaton, ou qui favorisent I'attention sur certaines phrases
(comme < les clandestins de Sicile r6clamaient des p6cadilles pout
tuer)) ou (...50 ans d'ernprise totale de la Mafia sur I'IalieD.Ao
tgrme d9 cette rapide analyse, on voit que le traitement musical, qui
s'6tendait au d6but de la production d'IAM sur de nombreux
principes dont certains 6taient ttis nouveaux dans le rap, se concentre
principalement dans leur dernier album sur le travail de
l'orchestration, bas6e principalement sur I'utilisation du sampler
(6chantillonneur), et sur une attention toute particuliere sur la diction,
par ailleurs beaucoup plus proche d'une tadition du chant rap.

L'inteqpt6tation que I'on peut en tirer est qu,IAM a cioisi fu n
concetttrcr ur let pincipet fozfuteurc du rE. En effet, les rphmiques des
deux demien albums (si l'on compte celui d'Akhenaton) sont
beaucoup plus simples et 6pur6es, favorisant 

^vant 
tout I^

compr6hension des paroles < rapp6es >. De plus, les chanteurs se
concentrent plus particulidrement sur la diction des paroles, laissant
plus de c6t6 les insertions de langage pad6 et les refrains chantds
(malg6 quelques exceptions) : c'est bien le rap < originel > qui est
encore mis en ava,nt, 

^rec 
le sens litt6ral du verbe to ,op $ bavarcier,

raconter n'importe quoi, "jacter" ;10), c'est-i-dfue que la parole et la
manidre dont elle est mise en musique (rythm6e et chant6e i la fagon
caract6ristique du mp) est remise en avant par rapport au traitement
de I'accompagnement de cette patoletl. Le traitement des timbres,
plus sobre que dans les albums pr6c6dents, reste bas6 avant tout slu
I'utilisation des samples et des scratches. Or, il s'agit li encore d,un
des principes fondateurs de la musique rap, dont on ne pourrait se
passer dans une d6fuiition g6n6rale de ce courant musical (m6me si
cettains rappeurs ont paf la suite utilis6 aussi des instruments au sens
traditionnel du terme). Dans les deux demiers albums, la musique
met donc l'accent sur son propre style, le rap. Il n,6tait possible de
remarquer ce ph6nomdne que par l'6tude comparative que nous
avons men6e.

llrisures dc tythmo

()rchesmtion.. . . . . . , . .

l ) rct ion. . . . . . . . . , . . . . . . .

llclils en@ nppcus..

Insenions

,. . . .  . . .  . . . .  Orchemtion

. . . . . . . . . . . . . .  DrcTroN

.... .. . .. ,. , .. (principc moins utilis6)

2- albln ,t tb alhn, 4h attua (Albmoa)' ts aban

Ir greupc IAM:
Dctinr individuels regiqm
Spititudit€
Stylc dc vie

l :  groupe.. . . . . . , . . . . . . . . .k grouPe
I4 mEique.. . . . ...I1 musique

t0 I-APASSA,DF' Georges, et ROUSSELOT, philippe, 1gg}. Ir rap ot lafunr fu din,
r66d. tevue, corrig6e, augment6e 1996. Paris : t oris Talmart, p. 9.
ll 

.Le termc _d'accompagnement ne se veut pas r€ducteur de I'importance du
traitement de la musique, qui apporte selon nous autant de sens que les iaroles elles-
m€mes. Nous ne I'employons ici que par commodit6.

Aum thtoa:
Ewtiotr d6 idn6d6 qudi6

Insmions dr6le et brives
Thimes dnolier inclosables

On voit clairement le traitement strictement paralldle de la

r6duction des thdmes et du ciblage des proc6d6s musicaux utilis6s au

cours des diff6rents albums. Il s'agit d'un ressertement consid6rable

des moyens qui caract6risaient les pr6c6dents albums d'IAM, mais

aucunement d'un appauvrissement du sens des ptoductions du
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groupe. Au contraire, cette 6volution suit une logique padaite et
apporte son propre message. Le groupe montre par li comment il a
r6ussi par la mu-sique ) trouver un 6quilibre, eri m6me temps qu,il
.pfu: l'id6e qu'on peut opposer i toutes les injustices'et'lesl
aberrations sociales et politiques qu'il d6nonce, la musique, et plus
particulidrement le tap (c'est l'6volution des proc6d6s musicaux'qui
4pp_ofte cette pt6cision). Il justifie le fondement pratique de sa
cdtique par l'utilisation de ce style, sans toutefois l;arrGter cofirme
unique solution. Le demier album, nous l,avons vu, ne finit pas sur
une note optimiste pas plus qu'il ne finit sur une r6f6rence directe i la
musique. Plus que jamais, la port6e du groupe vise, certes, lqx6eille,
mais va aussi bien au deli. on voit li aussi la coh6rence intdnsdque i
l'6volution de la production d,IAM, dont les albums portent or, ,.r*
au deli d'eux-m6mes : l'un par rapport i l'aufte. Les divenes critiques
et parodies du rock et de la techno dans les diff&ents disques d,rAM
ainsi que le single d'Akhenaton <J'ai pas de face > (lggi tendent i
confirmer ce r6sultat. Le np est clairiment rnis en'avant. Dans ce
dgnier exemple, le chanteur cdtique tour i tour les ph6nomdnes des
chanteuses de vari6t6 i la mode, des boys bands et ies rockers, sans
s'att6ter sur le mp. A tort, certainement, c r de nombreuses
ptoductions 

* t"p aujourd'hui peuvent entrer ais6ment dans le type
de critique qu'il a&esse.

LES DIMENSIONS MUSICALES
DES CHAI{SONS D'IAIVI,
ELEMENTS D'UN RAP

VTEOI:tERRANEEN

Jean-Marie Jacono
Universit6 de Provence (Aix-Marseille I)



Le succds constant tempot6 par IAM tient en grande patie i la
richesse d'un travail musical qui donne 6notm6ment de fotce i
chacun des tittes du groupe de tap marseillais. Seule formation en
France i disposer d'un concepteut (l'architecte musical Imhotep) en
plus d'un DJ. [<h6ops), IAM fait naitre au sein de ses chansons des
dimensions musicales dans la d6clamation, I'utilisation du rythme, le
choix et I'orchesftation des 6chantillons m6lodiques ainsi que dans la
structure des albums. La musique est en effet tris pt6sente dds
l'6criture des textes r6dig6s par les rappeurs sur un premier 6tat
sonore fourni par Imhotep. Elle ne cesse d'6tre perfectionn6e ensuite,
m6me si elle n'a pas de dimension autonome car le rap m6le le

rythme i l'6criture. D6cdvons quelques-unes de ces dimensions
musicales g6n6ralement m6connues. Nous fetons l'hypothdse qu'on
peut y voir une relation avecla ville de Marseille mais aussi que le jeu
des contrastes et des ruptures pr6sents chez IAM d66nit un style de
rap m6diterran6en sans 6quivalent dans le rap frangais.

Nous partirons d'un corpus repr6sent6 essentiellement par les
rois albums d'IAM et des productions individuelles des membres du
groupe. M€me si le rap semble tejeter en apparence la notion d'objet
Frni sur le plan artistique en donnant lieu sans cesse i de nouvelles
versions d'une chanson, le CD repr6sente une r6f6rence
incontoumable en raison du soin mis i son 6laboration. En faire
l'analyse en revient i consid6rer que le rap est une expression
artistique qui tepr6sente bien aufte chose que la manifestation de la
crise des banlieues i laquelle il est souvent r6duit, une expression
atistique qui sort du champ strict de la sociologie.
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k rythme de la structure

Le rythme est omnipr6sent dans le rap. Mais ce rythme n,a1Darait
pas seulement dans la d6clamatio, oo dans le forra ,rrrrri.i. ft
conceme aussi la stfllctu.re d,un album qui n,est pas due au hasard,
m6me si la forme se dessine padois au deirier moment dans le ,*ai"
d'enreStistrementt.

Un album de rap est fond6 sur deux types de titres, les chansons
et des fragments ftds corrrts, les inserts (ouinsertions enfrangais). Ces
fgrnielllont pr6sents dans les deux premiers CD d,IAM, O, ilUrU,
Marc Q991) et Ombre ett 

lnfe3 (1993) ori ils jouent ,r' i-po"t Ji rat
rythmique. Souvent &61e, l'insert contraste avec les thdmes des
chansons qui l'entourent. sa pr6sence marque une pause mais cr6e
aussi un ph6nomdne de relance dans la 

-.r*. 
oi ," t idrr.te 

". 
j.ot

que pr6luder i d'autres developpements. On aboutit ainsi i .r'c-.
.** ?. forme qui est paraUeft au rythme de la d6clamation et i
l'impulsion donn6e par la base sonore.

, - 
C",r.".$-ension rythmique est d6ji trds pr6sente dans De h pknite

Marc oi l'on trouve dans les vingt-trois titres sept insefts 6q .i troi,
parties musicales @t"t) au sein des chanson. 1C;. Orr ieut les
regrouper en quatre parties :

La structure d'ensemble est ttds riche. La premiire et la demidre
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les chansons d'IAM : le groupe lui-m6me, la spiritualit6, la critigue
sociale et politique, la critique des snobs, les destins individuels
tragiques et l'6vocation des jeunes des cit6s2. Nous pouvons les
repr6senter par ordre successif d'apparition, de gauche i droite, puis
de haut en bas au fur et i mesure du d6roulement de I'album.

'Cette expression sera employ6e ici par commoditd, mais nous sommes
conscients des nombreux problbmes terminologiques li6s h la description
de ceriaines situations concernant des jeunes de quartiers (et cit6s) dits
< difficiles >.

parties sont l'inverse I'une de l'autre. Au centre les deux autes sont
organis6es autour de deux blocs r6p6t6s autout d,un noyau central qur
cornprennent les titres suivants : < Le nouveau pr6sident > (9) et
:,_l$vI.B.*.y > (10) puis le fabuleux < Kh6ops appartient i l,horizin >
(18) on h voix n'est pas d6clam6e ,* ,rr. rytil-iqo. d. ,"p i"i,
plac6e sur des scratches ahurissants.

-c'est 
cependant la structure du premier volume d'ombrc ert rmiirt

qui s'avire encore plus interess"rrt .-O'peut regrouper en six thdmes

G--?ffiffi;-] CJ|  23 45678 910 t1 1213 1415 16 17 78 1s20 21 2223

1* 
O:.*:t CD du groupe NTM 0998) a 6t6 consciemment organis6 en trois Darties(rnuooucnon' corps central et coda), cofiune nous l'a indiqu€ re manager du groupe.
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|-,e,St"up. Spiritualit6 Critigye huh Critique Destins JeunesIAM Sociale h6hs d.s sr-bs tragiques " 
d.,

tt bnJt cit6s

Le shit
squad
14

l5

Stnrcture du premier volume d,Oabn e$ tlrrrieft,d,IANl (lgg3).
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r6gulidre qui peut 6tre rept6sent6e ainsi (en utilisant les letres C pout
charison et I pour insert).

f.--1 L---1 fc-clr f;ir f,.-]
1234 5678 9r}r772 13141516 171819

L'ernplacement f6gulier des inserts, excePt6 i la fin, cr6e une
ponctuation rythmique qui assure i l'album une grande souPlesse sru
le plan temporel. Mais l'insert fonctionne aussi comme un moyen de
passer entre deux espaces en reliant des domaines vari6s sur le plan
des thdmes et des comPosantes musicales. On peut alors voit dans
I'album une m6taphore inconsciente de la ville de Matseille ori des
quartiers contrast6s et 6loign6s les uns des autres sont mis en relation
par des voies de ttaverse. Bien entendu, cette cortespondance
s6duisante ne peut ddpasser le simple 6tat d'hypothise. En tout 6tat
de cause, c'est le jeu des contrastes des corespondances et des
oppositions qui marque un album plac6 plut6t sous le signe d'un 6lm
dont les chansons constitueraient les s6quences3. Cette fotte pt6sence
des contrastes se tetrouve i d'autres niveaux dans I'auwe d'IAM,
cornme si I'altemance de I'ombre et de la lumidre de la M6ditettan€e
avait influenc6 la c6ation du gtoupe, cofirme si 6galement les
oppositions g6ographiques et sociales pr6sentes dans la ville de
Matseille elle-m6me avaient pris corps dans le mat6riau musical. La
ville se manifeste alors de manidte indfuecte dans ces diff6rences
m6me si les thdmes des chansons n'6voquent pas la cit6 phoc6enne.

Nous devons cependant noter que la structure n'est jamais
identique d'un album i I'autre. Celle du second volume d'Ombre est
lamiire est moins r6guli&e tandis que les inserts sont congus colnme
une introduction ) certains titres dans l'album solo Mitique et mat
d'Akhenaton (1995), le chanteur leader du gtoupe. Il n'y a aucun
insert dans L'icoh da micm d'argefi (1997) oi les oppositions entre les
titres restent cependant trds fortes. Certaines chansons jouent alors le
r6le d'un insert dans I'album cofirme < Elle donne son corps avant
son nom >. Malgt6 tout, la pr6sence de ces fragments courts est i peu
prds constante dans les productions de raggamuffin et de rap i

3 L'emploi d'une musique de film digne d'un peplum en introduction du titre qui cl6t
Onbn ert hniin (Pharaon reviens, 2o album) est d'ailleurs coh6rente avec cefte
dynamique visuelle.

. Comme on peut I'observer, les inserts s6parent des blocs de
:L"":9"r graves (1 i 3, 5 i 7) ou plus vad6es 1b I tt, t3 i tS, t7 i
19). L'emplacement des quatre iniets donne lieu i une stnrcture
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Marseille, colnme le montrent le cD de la Fonky family si Dieu le aeut
(1997) et I'album collecrif chrcntquet fu Man (199s) ori interviennent
les groupes les plus repr6sentatifs de la ville.

Une d6clamation ir plusieuts voix

On trouve une nouvelle pr6sence des conffastes dans
l'otganisation de la d6clamation. ce ne sont pas les relais entre chill
(<< Akhenaton >) et Jo (< Shuriken ,) q"i expliquent seulement sa
diversit6. La force d'rAM est de faire place i des fragments de phrase
non d6clam6s au sein d'un texte scand6. c'est dans <<Je danse le mia >
g-r'r'!n trouve l'exemple le plus connu de ce d6calage avec la
d6clamation, lonqu'un des protagonistes s'6crie < Oh comment tu
pades i ma seur ? >. Cette r6plique issue du l"rg"g. de la vie
qrrotidienne est organisde strictement sur la m€me dur6e qu'un vers
d6clam6, c'est-i-dire une mesure i 4 temps, ce qui la rend coherente.
Un autre itre d'Onbrc e$ lamiire, < L,aimant >, fait place i un 6change
trds bref qui produit un enjambement entre deux vers d6clam6s ;
Iroys pouvons le repr6senter ainsi en tenant compte de manidre
indicative de la mesure ) 4 temps et de la d6clamation.

I , 4
x

3
*

c6 i vivre ma vie dans les poubelles 0"", J{lfffj}/
cam6s ori les blattes craquent sous tes semelles Salut/
salut ga va - les mecs obseryent ta voiture neuve/ (...)

ce rappel du langage quotidien contraste wecla r6alisation d'une
voix pleine_d'imaginaire, celle de la bande-son d'une musique de film.
C'est dans I'intoduction de << Cosmos >, de << phamon re\rient > ainsi
que dans < L'empire du c6t6 obscur > (L,icole ds nicm dbrgenl qu,on
trouve ce q,pe de voix intemporelle d6ji pr6sente dans u i<*op.
appartient i l'hotizon > et 6voquant presque i chaque fois un *ord.
6gyptien disparu et ressuscit6 pat IAM.

On retrouve d'autres contfastes dans < Attentat II > of IAM se
met en scdne dans un vemissage d'art contemporain qui a lieu i Aix-
en-Provence (cD onbrc ut luniirc). chill et Jo y mittent en scine
avec talent plusiews personnages tris snobs. L'imitation de leurs

tt7

r6flexions et de leurs accents placent alors le titre sur un autre
registre. C'est une v6ritable scine de th6itre qui se d6roule devant nos
yeux dans un titre qui d6ploie plusieurs registres litt6raires : le t6cig le
discours et le dialogue. Comment ne pas voir dans cette mise en
scdne l'empreinte d'une forme m6diterran6enne populaire cr66e i
Naples, l'op6ra bouffe ? Le rap devient une d6clamation en action et
rejoint alors totalement l'op6ra. Cette empteinte de l'op6ra se trouve i
d'autres niveaux chez IAM, comme la pr6sence du Finah avec
< Demain c'est loin > (9 minutes) i la fin de L'6nh dr nicm d'atgefi.

Il y aurait beaucoup i dire encore sut I'utilisation des cheurs, sur
la sonorit6 de la voix et sur le travail de l'accentuation. Dans le rap,
les syllabes du texte plac6es sur les deuxiime et quattidme temPs sont
en g6n6ral accentu6es car elles correspondent au temPs mis en valeur
par le rythme dans la mesute d4/4, mesure qui est touiours utilis6e
dans le rap sauf exception. L'6tude de quelques titres montre que
I'accentuation n'est pas la m6me chez Chill et chezJo, les rappeurs
d'IAM. Jo a tendance i tespecter I'accentuation sur les deuxi€me et
quatridme temps alors que Chill s'en d6tache au ptofit d'une
articulation plus vari6e qui peut se produire sur les premier et
troisidme temps. Cette d6clamation en mouvement met alors en
valeut des diff6tences qui appataissent dis l'6criture. Les textes
d'IAM sont en g6n6ral compos6s de vets libres. On trouve cependant
trds curieusement deux alexandrins lonqu'IAM 6voque la jeunesse

branch6e d'Aix-en-Ptovence dans << Attentat II > :

< Trente minutes apris, nous arrivons i Aix
Ori I'on parle pointu, ori les jeunes sont vex'4 >>

L'utilisation des vets employ6s dans la tragddie classique connote

alors le caractdre conservateur de ces jeunes bourgeois qui vont 6tre
ridiculis6s par IAM dans la suite de la chanson.

Les couleurs de I'orchestration

On teftouve bien entendu dans le choix et la mise en euvre des
6chantillons sonotes (sample$ d'autres contrastes. Le nP est
g6n6ralement fond6 sut des samples de disques de funk. La grande
originalit6 d'IAM repose sur la diversit6 des sources musicales

I vex' : abr€viation de vexant.
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employees. Les musiques ftaditionnelles odentales (<J,aurais prcroire >), italiennes (,air de mandoline de < Oi sont les roses ))marquent aussi ombre e$ /umilw tout comme la solennelle 
-rr.iqo. 

aefilm de < Pharaon revient >. On les ffouve ge"il;.";;;;;.,
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(Kh6ops), pied-noir (Imhotep), alg6rienne @falek), s6n6galaise
(Kephren), malgache et r6unionnaise flo). Cette diversit6 ne saurait
certes expliquet la production du grouPe i elle seule mais doit 6tre
trot6e, sans plus de commentafues sur l'impottance de I'origrne
ethnique. Matseille rassemble en effet au deli des cultues d'origine'

( IAM est un groupe de rap marseillais (.). On ne pounit pas
fa:u.ela m6me chose ailleurs. Tu prends IAM, tu le mets i Paris, ga ne
marche plus >5. La gtande diversit6 qu'offre Paris ne se fetrouve
effectivement pas dans les productions d'un grouPe de rap d'une
capitale oppos6e i sa banlieue, i la diff6rence de la cit6 phoc6enne. La
musique dans le rap ne procide donc pas du hasard. La richesse
d'lAM, c'est d'6tre srrr ce plan li aussi en relation avec le monde de
contrastes offert par Marseille, cette ville d'exil6s venus de la
M6diterran6e et d'ailleurs dont les diff6rences produisent la richesse'

Que le style musical d'IAM s'en imprdgne et s'ouvre i son tout aux
contrastes de la M6diterran6e ouvre un champ de recherche
passionnant.

s Imhotep cit€ par F. Guilledoux et al. in IAM, le litn, Soleil, productions plein sud,
Toulon, 1996, p. 30

introductions trrls 6labot6es. D'autres sources musicales sontprdsentes, notamment le jazz, Gainsboug (,, H"d.y Davidson >),G-eorges Benson (<Je danse le Ma >), les sons naturels (a mer dans< Le repos c'est la .11r.6 
"): 

les bruits l. gu.* (< Le sold)t 
";. 

n{Agrele parti pris minimaliste de fake moins"d'effets music 
^u*, 

Li)* ao
ryay d'argent tdmoigne de cette diversit6 prer.rrt *;i';.,Ah:"lrgl_ @Lrltaque :t 

n1t,1995) et Kh6ops lSaa ltU, t997)t. i navulmusical d'IAM ne s,arr€te pas au choix'des ,"rrrp'I.r. C'iA".*i".
b6n6ficie d'un traitement particurier du son qui concerne aussi retimbre de la voix des rappeurs. Les silences (<J,auais pu croire >,< L'empfue du c6t6 obscur >) cr6ent de leur c6i6 de, pierro-arr.,
dinterruption qui relanc.rrt_i,i-prrlrion musicale 

", 
f. irfr-. l" f"d6clamation' Le jeu des sym6tde, et d.s dissym.tries dans 

'altemancedu couplet et du refrain de <Je danse re Ma > est une autre facette dutravail du. groupe marseillais. Alors que toute ra chanson sembrepromise i-- un rythme de danse ,6grrti., et i une ,**.traditionnelle, IAM supprime rout i ioup l. retorr du refrarn,acc6lire la d6clamation et aboutit i ce passage inattendu de radiscothdque qui pr6cdde une d6clamaeon naciae (< pas _ ; _
pacotille n"')'L" perubation du rythme initiar perme, 

"lo* 
de passer

dans la musique de la pr6sence de la danse i i; ;dgJ; ".frP,
pass6, qui est le v6ritable obiet de ce titre.

Le tnvail musical d'IAri est donc fond6 sur une grande diversit6de moyens mais aussi sur la volont6 de cr6er sans cesse des rupturesau sein de la continuit6 rythmique et m6lodique, cofitme si le groupemettait en p6ril tout univen homogdne. Cette pr6sen." g6rr6ril.l",contrastes dans les dimensions ,orror., ne se retrouve pas dans lesautres formations du rap frangais. Il faut alors l,expliq,r.r, ti 
",rrri. 

o",la relation entre.renue p", raM avec Marseill.. L;'J;;rr6;il; i*re monde medrterran6en se fetfouve chez IAM dans .rn o"i^itmusical fond6 sur les contrastes, i l'image de la v'le de Marseille qurconcentfe les oppositions dans r.t p"y.Ig.., ses modes d,habitation,
::r,:yTtiT et ses groupes humains.-N,iublions pas que l. gro,rp.IAM lui-m.me est compos6 de six personner 

"er 
l"pir*,"t?., a.la diversit. de la ville : Marseillais a,oigin. italienne fCfrili, .qprg""l.
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RAGGAMUFFIN MARSEILLAI S
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TNTRODUCTION

Les discouts sur le rap, essentiellement < joumalistiques D, entrent

bien souvent dans le cadre plus g6n6ral des lieux cofirmuns 6nonc6s

sur ( la banlieue >>, << les jeunes )' ou encore < la culture de la rue >,

c'est-i-dire qu'ils mettent en avant la dimension < sociale D associ6e au

mouvement et les < ptobldmes > soulev6s pat les textes, sous-jacents

au simple fait musical. On n6glige cependant de se penchet sur la

sp6cificit6 des compositions artistiques, pftf&ant assez souvent

caricaturer le tappeur cofirme un < jeune rebelle > affubl6 d'un bonnet

ou d'une casquette (i I'envets de pr6f&ence) qui d6bite avec

enthousiasme, mais sans tecul, de jolies rimes sur la situation des

banlieues ou des cit6s (Flotence Casolari mentionne bien ces

repr6sentations st6r6otypiques ptoduites Par les non-rappeurs)' A la

limite, les discours sur le rap se focalisent sur le contenu des textes,

en oubliant parfois qu'ils font partie d'une production complexe'

d'une v6ritable composition.
Le gtoupe IAM de Marseille est connu i l'6chelle nationale; mais

il existe un autre groupe, qui, sans lui faire concurrence, s'impose

n6anmoins cornme le deuxidme tepr6sentant de la ptoduction

musicale locale, avec quatre albums sortis i ce jour. Or, Massilia

Sound System, dont il s'agit, ne fait pas du rap, mais du mganufit,

style muiical oscillant entre rap et reggae. Autout de ces deux p6les

gravitent des formations de moindte fenofirm6e, notarnment Soul

S-itrg, trds proche d'IAM, ou plus r6cernment, La Fonky Family et

ls 3,ame (Eil; et du c6t6 de Massilia Sound System : Hypnotik Gang,

Double Embrouille, Clair et Pr6cis, etc., formations que l'on retrouve
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dans une compilation, Ragga baliti, articul6e autour de Massilia
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lrri:sentet, de la < dire >. Et de fagon plus g6n6nle' cette approche par

ies inserts porrtfa relever les diff6rences fondamenales qui existent

errrre les deux formations pfin+ales de Marseille, IAM et Massilia

Sound System.

cORPUS
Le corpus est constitu6 de uois albums d'IAM ( ...dt l" Planite

Murs, Omire ut laniire (uot l), LEnle &t nicm d'atgerl, de l'album solo

rl'Akhenaton, le chanteur d'IAM (fuItitiqae et mal), de l'album de Soul

Swing (fu retour dt l'dne souls' Ces albums constituent le c6t| np /
rr,,,r1 du corpus. Les autres albums 6tudi6s sont les trois premiers de

Massilia Sound System (Park panis, Choutrno !, Commando Fada), et Ia

compilation Ragga baliti, pour le c6t6 raggamuffin. Enfin, nous avons

0,,..i ittt6gt6 dans le cotPus I'album rock p) de Quartiers Nord (un

groupe maseillais qui a f€t6 ses vingt ans d'existence), Bailic lrctittct,

1t^..i qrr. la structure du disque se tapproche consid6rablement plus

.l'rrn disque de mp que d'un disque de rock, essentiellement par la

lrr6sence d'insetts. On pouna se demander i ce propos si la

tcchnique des inserts est une sp6cificit6 marseillaise.

System.

- 
Lonqu'on regarde les liwets des albums, on se rend compte que

les paroles des chansons repr6sentent un poids consii6rable,
beaucoup plus lourd que dans la chanson dite de vari6t6 ou la
technol. Mais ce n'est pas tout : d'autres paroles audibles i l'6coute nc
sont pas retranscrites dans les livrets. Pourtant, si I'on veut tenif
compte de la totalit6 de ces productions, on doit bien consid6rer ceg
inrrt comme faisant partie int6gtante du projet global de l'cuvre.
c'est ainsi que se d6frnit le mat6dau de cette 6tude: les innftt sont
toutes 

- 
les paroles (ou les bruitages, ou les musiques de fond)

g6n6ralement non imprim6es dans le livret accompagnant le disque,
ins6r6es entre deux titres, voire au ccr,t d,une chanion, et qui ne font
pas partie de ce que l'on entend traditionnellement p", o .h"rrron u
(i.e. : des couplets, des reftains).

Pourquoi s'int6resser i ces < marges > des disques de rap ? Tout
simplement parce qu?s repr6sentent une masse textuelle cons6quente
(la retranscription des inserts des dix albums concem6s o..op. one
trentaine de pages), une production verbale signifiante
suppl6mentaire, donc du rcrc i constituer. Par aillsurs, certain; insens
sont not6s dans le livret ou possddent, sur des supports CD, leur
propre num6ro de plage. D'autres, enfin, s,inscrivent dans une
certaine th6patiqlg qui peut aller d'un bout i I'autre du disque (les
< Como padar ai ddnas > de Massilia Sound System), ou d'un aibum i
l'autre (< Radio Africa Sport > pour Massilia Sound System, la s6rie
des < Malek Sultan D porr IAM.

. cette 6tude se propose de relever les deux aspects essentiels de ces
inserts. D'une part, en envisageant la diversit6 6nonciative mise en
scdne dans les inserts, ses fonctions, sa struchre. D'autre part, en
6tablissant dans quelle mesure les inserts pemettent de construire,
teconstruire une identit6 marseillaise, ainsi que la mani&e de la

| << ...nous assistons avec le rap d, un ntorr ar4 hrte: si le rap est le degr6 z6to de la
m6lodie, 

-si 
le rythme (< dchantillonn6 >, donc) y est roi, il partage la *,Jdette avec les

mots. D'un c6t6 le corps, la pulsion, de I'autre le texie. pLdoxalement, nous
assistons i la renaissance de ce qu'on appelait dans les ann6es soixante la < chanson
engag6e >, la chanson i texte. Le np dit des choses. >, Louis-Jean carvet, r-.ct wix & ra
ilh - Intmfuctioa d k nciolingtittiqrc nrbain,ptyot,Essais, 199i, p.276.

CORPUS

Albus Artistes Ann6e Abrdviation

.. lc la Planitc Mtn IAM 1991 IAMI

r)nbn c.rl kaiin (wll) IAM 1993 IAMII

t .'l roh da nim d'arynt IAM 1997 IAMII I

Miliqw a Mal Akhenaton 1995 AKH

I t nlwr dc l'6ac twl Soul Swing 1996 SSw

Parla patois Massilia Sound Svstem 1991 MSS I

Cbnmo ! Mmsilia Somd Svstem 1993 MSS II

(mnaxdo hda Musilia Soud System 1995 MSS IN

Raga baDti Divets 1995 RB

Bailic Indiaa Quartien Notd 1996 QN
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PREMIERE PARTIE : LA POLYPHONIE

1. Natute des inserts

Il n'y a quasiment aucune unit6 dans les inserts. Les diff6rences
entre chaque insert peuvent 6tre formelles, th6matiques, 6nonciatives,
fonctionnelles, temporelles (inserts plus ou moins longs)... Pour les
besoins de l'6tude, J'at arbiuauemefit class6 les inserts dans quatre
grandes cat6gories :

Les d6dicaces

Elles sont sp6cifiques au rap et au faggamuffin. Ces mouvemefits
musicaux sont li6s aux fonctions de DJ pisc Jockey) et de MC
(tvlaitre de C6r6monie, Master of CeremnnJ), qui annoncent i l'assistance
que telle chanson est adress6e, < d6dicac6e > i telle ou telle personne,
i tel groupe social. La d6dicace ressortit du domaine de la scdne - elle
varie donc au fil des concerts -, mais elle peut 6tre enregistr6e sur
l'album, et, en se < figeant > ainsi, elle pourra s'adresser i un auditoire
plus large. Les chanteurs d'IAM, en scdne, d6dicacent souvent lelrrs
chansons aux autres groupes affili6s (La Fonky Family, ls Jeme CEil,
Soul Swing...), mais on ne trouvera pas de d6dicaces dans les album (i,
l'exception des < Bad Boys de Maneille D avec la Fonlcy Family,
AKID. Chez les Massilia Sound System (lVlassilia dor6navant), on
aime adtesset la chanson i < tous les Marseillais )), aux ( raggas D, et
les chansons des albumt de Massilia et celles de la compilanon Rnga
bakti commencent fr6quemment paf une < d6dicace >.

Les enrervistrements < indirects >

Par le proc6d6. du vnph, certaines phrases sont r6p6t6es, parfois
ad libitum, dans les chansons. D'autres fois, ce sont des bruits ou des
bruitages que l'on entend en fond sonore, pour illustrer la chanson
(moteut de bus dans < Bus de nuit D, MSS II ; moteur de voiture,
SSw; moteur de moto dans < Hadey Davidson r, IAM II...). La
< chanson > est donc une construction complexe, compos6e de
plusieurs lignes (d'ori la notion de < polyphonie >...) musicales,
sonores et verbales.
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Au moyen de < collages )) sur la bande-son, de la m6me manidre

r1u'avec le nmple, la chanson peut 6tre 
-agr6ment6e 

de passages de

tilms (fitms de Pagnol pour MSS I et II, f:dm StarlYars po"x IAM-IIL

,\'cafacepo.ll AKltl, d'6missions radiophoniques ou t6l6vis6es (IMSS I,

rl. i1; IAM I, ArH; QN), bref, d'enregistrements (indirects >>,

r.'cst-i-dire des 6nonc6s non produits ou enregistr6s directement Paf
lc goupe lui-m6me.

Les enregistrements < directs >

Il s'agit des enregistrements effectu6s par le groupe lui-m€me, ou

",rrp-riZ, 
i l,entourage immediat. C'est essentiellement Massilia qui

l'.,tilire. Au cours dlune entrevue, Lux B', I'un des membres'

rn'expliquait qu'il ne se s6parait jamais de son dictaphone, pour

",rr.giro., 
ce qu'il < sentait >. ce < collectage )), comlne il le nomme

lut-ri6me, ,r" diffar. pas beaucoup des m6thodes de collecte de

corpus ptatiqu6es par ioot les chercheurs en (socio)linguistique ; la

,liff6rence ,.lo.r. au niveau de I'emploi de ces donn6es (analyse pout

lc linguiste ; insertion dans un objet artistique pour le musicien)'

O"t y inclura aussi la s6rie d'entegistrements sut r6pondeur

t6l6phonique cafact6fisrique de I'album MSS III. sur le livret du

,tirqr'r. pr6c6dent figurait un num6ro de t6l6phone grice auquel on

lro,rrr^iil^irrer des 
-.rr"g.t 

dont certains ont 6t6 s6lectionn6s et se

retrouvent infirir dans I'album (ce proc6d6 a 6t6. gatd6 pour le dernier

rlbum paflr au cours de cette 6tude' Aiolfiwoods'

Mini-sketches : mises en scdne

Les rappeurs d6veloppent tout un jeu de scdne assez th6itral, que

I'on retr-rTve parfois 
-it 

.tt @uvre dans les albums grice i des

6changes .\rerbao* (IAM II : dialogue entre Akhenaton et Shurik'n

tlans <"Le Feu > ; Massilia : dialogue humoristique entfe les chanteurs

dans < Electronada )), MSS ID.
Les deux seuls inserts de Soul Swing sont ptononc6s par des

nrtistes du gtoupe. Dans le ptemier, un homme adresse ses dernidtes

,".o**"nJ"tio., i sa fille avant de partit dans les rues' la

nuit (< Survie, pr6lude >) ; dans Ie second, deux ieunes gatgons, dans

,rr," .troito.., .. de-"ndent ce qu'ils vont faire dans la sofu6e

(u Faction, pr6lude >).
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chez Quatiers Nord, seuls les artistes prennent la parole dans les
inserts, dans des mini-sketches, cornme dans << Ripaili > (mise i sac
d'un supermarch6).

2. Fonctions

a) La pr6sence de l'auditeur

Les d6dicaces font appel i l'auditeur, chez les ragas, chez Massilia
en particulier, avec l'emploi fr6quent de l,impdratif < icoute,r.r, avec des
vadantes : < esnta me raggamnfin > (< violent D, MSS l), < Didicace ,i tols
ht anticentralfutet ) (( P.I.LM. Part 2 ), MSS f), < 1coute moi colkgue , (uL^
chanson du Moussu ), MSS II) ; chez d,autres u r"ggui > aussi :
<r dedicace d tous met friret > ffadada, < Il est temps d,6tre conscient >,
RB), < dcoute ga > Svlarcas P., < Toutes les Juliettes D, RB). L,auditeur
est ainsi invit6 i I'audition d'un message, mais aussi i la construction
de son sens, car l'on requiert sa coop6ration. De plus, les artistes ont
l'habitude de pader ou de chanter en m6me temps (notamment IAM
en concert), ce qui oblige l'auditeur i < tendre l,oreille > s,il veut
d6composer les multiples chevauchements de parole en 6nonc6s
singuliers, s'il veut extraire de ces multiples 6nonc6s un 6nonc6
particulier et significatif. L'6coute d'un disque de rap n6cessite donc
souvent une op6ration de < d6cryptage >, un d6codage assorti d,une
inf6rence obligatoire pour donner du sens et de la coh6rence i toutes
ces paroles confuses. C'est ainsi qu'est mis en mouvement l,esprit de
l'auditeur, s'il d6cide de conf6rer une celtaine < pertinence ip u,r*
propos entendus - la musique, le rythme se chargeant d'inciter son
colps iL bouger.

L'6coute de certains albums s'afFrrme donc comme une qu€te dt
jefl.r, vn recoupement paradigmatique, m€me si souvent le seul ( sens D
des 6nonc6s est de faire rire l'auditeur, cofiune dans la s6rie des
< Radio Africa Sport > Sdassilia) qui se suit sur ftois albums. Il s'agit
du commentaire cornique d'un match de football (imaginaire) se
d6roulant dans un village africain; l,auditeur peur recomposer la
partie en liant les trois fragments 6pars sur les uois disques... Autre

2 < Nous appelons pincipe dc pertinence I'id6e fondamentale selon laquelle une
rnformatlon communiqu6e est assortie d'une garantie de pertinence >, Dan'sperber et
Deirdre Wilson, Lz Pertinence,Minuit, tr. fr. 1989, p.7.
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cxemple, i la fin de l'insert <Jah Muroni n (tvISS I), il faut bien tendte
l'oreille pour entendre un gargon dite n Ob dcnain il est fem6, tmp
digofiti >, i ptopos de son boulanget, ce qui peut 6ventuellement
prdter i sourire, sinon i rire...

b) Enonciation

L'une des principales raisons d'6tre des inserts est de c6det la
parole i des 6nonciateurs autres que les artistes; ou bien, si ce sont
lcs attistes eux-m6mes qui padent dans l'insert, de changer de mode
d'6nonciation, et de quittet entre deux chansons le mode
tl'6nonciation pdmaire.

Loin de monopoliser le micto, les artistes d6ldguent volontiers la
parole i qui veut bien la ptendre, pratique qui ponctue assez souvent
la fin des concerts : de nombreux jeunes rapPeurs ou raggas amateurs
rnontent alors sur la scdne pour prendre le micro, et, l'espace de
cluelques secondes, tentent de faire bouget le public au rythme de
leurs trouvailles et de leurs < phras6s >. Ceci est la vraie raison d'6fte
ct la fonction originale des < sound-systems ).

On reftouve ce partage de la parole dans les albums. Il n'est pas
rare que les gtoupes affili6s trouvent une place sut quelque chanson
tlu groupe leadet : Clair et Pt6cis chez Massilia, Soul Swing chez IAM,
La Fonky Family sur l'album d'Akhenaton... Le milieu musical
rnarseillais fonctionne un peu en r6seau. Le centte culturel de La
lrriche i La Belle de Mai est un lieu oi travaillent ) la fois IAM.
Massilia, Soul Swing, et de nombreux autres groupes.

La plupart des variables prises en comPte pat la sociologie et la
sociolinguistique sont mises en valeut dans les prises de parole :

-sexe: on entend des femmes (presque uniquement chez
Massilia) et des hommes,
-ige: des enfants (< Kebdany )), MSS I ; une petite fille qui
r6cite la fable < Le Corbeau et le Renard > de La Fontaine,
AKI{), et des personnes 6g1es (< C'est une hort d'auarc 1a...
l'aibli 'i mon aais i moi >, vieille fernme d la Fn de < Vaqui lo
baldti >, RB) prennent la parole,
-milieu social : la position contestataite voulue par
I'ensemble des attistes vis-i-vis d'un certain agencement de
la soci6t6 (de I'autorit6 centrale repr6sent6e tour i tour par
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I'Etat, la police, les politiciens locaux, les fonctionnaires... :
voir l'aricle de Florence casolari) permet la d6l6gation de la
parole i des 6nonciateus issus plut6t des classes
( moyennes )) ou (( populaires > de la soci6t6, en n,omettant
pas les exglul du systdme : anciens d6tenus (I\[S5 ID,
homosexuels EB)...
-langue : les intenctions des inserts ont lieu en frangais,
mais aussi en anglais, (le rap d,IAM ne connait que cette
altemance), en occitan / ptovengalpour Massilia, en nissatt
pour Nux Vomica (l.B), et de maniire g6n&ale, dans de
nombreux dialectes (voir plus loin) ; enfir-dans des langues
du pourtour m6diterran6en co{rune < I'arabe > (dialectal), le
portugais, lltalien...

c'est ainsi que l'on retrouve, chez Massiria essentiellement, une
repr6sentation de la diversit6 marseillaise, de la nnn)nastl
nciobrguistiqu{ qui agt au moyen du discours i Marseille. chez IAM
on ne trouve aucun insert c6dant la parole i des anonymes, ce sont
les rappeus eux-mcmes qui se mettent en scdne. Dans ces miru-
scdnes ou mini-sketches, v6ritablementjoafupar les artistes, la relation
avec l'auditeur est modifi6e, puisque celui-ci ne se trouve plus dans
l'6coute d'un message axiologique, mais i l'6coute d'une inieraction,
corrrme s'il 6tait tn timoin direct de I'interaction. En laissant leur statut
d'artistes / chanteurs / danseurs, les rappeurs et les raggas
devienneng 

_l'espace d'une intetaction, des 
-acteurs 

,oci"rr*, f,L*proches ainsi du public...
Les inserts ont donc pour fonction essendelle de moduler

l'6nonciation primaire pour lui substituer une s6rie de modes
d'6nonciation vad6s. Pour Robert vion, < les modahtiozr caract6risent
[..] tous les processus de distanciation visant i diminuer la part de
subjectivit6, et donc de risque, que chacun peut prendr; dans

3,Nous renvoyons i notre mdmoire de Maitrise de Lettres modemes, Marscirh, bs wix
fu lniti, sous la direction de Daniel Baggioni, Universit6 de provencg 1997,
troisidme partie notamment : ( La commutht6 socioringuistiqu. 

-"rreill"is. 
est

cette communaut6 socialement h6t6rogene qui possdde dis repr€sentations
fantasmdes d'unit6, des discours convergents, ei qui trouve son identit6 dans les
discours identitaires, actualis6s dans un fonds commun, et les enieux ,oci"u* loa.traduisent. >, p.131.
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I'interaction #. Or, en devenant de simples participants i une
tnteracdon, les artistes quittent iustement ce statut pour devenir de
rimples < sujets padants >. Il s'agit donc bien d,une modulation,
puisque le ton axiologique de la chanson est d6laiss6 au pro6t d,une
inonciation < ordinaire >, voulue < naturelle >.

C'est pourquoi nous pouvons pader avec Florence Casolad de
< richesse > des strat6gies 6nonciatives, ou < d'investissements
inonciatifs >... Si chez IAM ces investissements 6nonciatifs prennent
place dans Ie cotps du texte de la chanson, poru Massilia, ce sont les
inserts qui sont le lieu privil6gi6 de ce genre de positionnement.

c) Significations de la polyohonie

La multiplication des instances d'6nonciation pefinet donc
d'att6nuet le statut taditionnel de < I'artiste >. Les rappeurs et raggas
frangais en g6n6ral, et matseillais en paticulier, sont 

"ir.,< accessibles >, et se comportent diff6remment des < stais D des Etats-
Unis, qui gagnent des millions de dollars et se donnent des airs d'
< intouchables >... Les inserts pemettent dans le m6me temps une
d6dramatisad.on, une d6sacmlisation de la chanson.

Par ailleurs, cette d6l6gtion de la parole correspond i la volont6
cle faire pader les v6rit6s plurielles contenues dans les paroles et le
langage de chacun. Ainsi peut s'expliquer l,une des raisons de la
popukitd du rap et du raggamuffin ; Massilia r6alise ses programmes
t:n confiant r6ellement la parole i des anonymes issus de la
population marseillaise dans tout ce qu'elle a d,h6t6rogene (et
< d'h6t6roclite >). IAM est moins < ditect D, et use essentiellement
d'une stmt6gie polyphonique i l'int6rieur des chansons.

Les deux groupes majeurs sont donc ceux qui effectuent un
investissement maximal dans les strat6gies discursives et 6nonciatives.

Dans les inserts, les valeurs souvent cit6es par les groupes eux-
m6mes se retrouvent mises en euvte : le partage, la tol6iance, le
rn6lange. cette unit6 i ftavers la plwalit6 est caract6ristique de
I'identit6 marseillaise, du moins dans ses r6alisations en discours. En
vantant les m6rites de chacun, mais en pr6cisant que l,on est

{ Robert vion, < La construction du sens >, rn Dt sent. Tonrs, dttorrc et ntotrs dtt vns
darc hs sciencet Hsmaines db$otrd'hti, Daniel Baggioni et pierre Larcher (6ds), presses
de I'Universit6 de Provence, 1995, p. 168.
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Marseillais avant tout, on fait de Marseille un < salad-bourl > i
I'am6ricaine, oi chaque < ingt6dient > garderait sa ( saveur >s. C'est
ainsi que les inserts fonctionnent en reprenant les lignes de force et
les schdmes dela constntctioa de l'identit6 rnatseillaise.

Pour souligner de nouvelles diff6rences, disons que IAM tend i
6tre plus < fotmel )) que Massilia, cette tendance est v6rifiable
d'ailleurs dans l'6volution du style du groupe, notamment dans le
( re$effsment d.es ,ltlJetr maicaux >t (voir l'article de Guillaume
Kosmicki). Cette < sophistication )) se retrouve dans les inserts, qui
sont plus < ind'itects D que ( directs D, avec notafirment une gtande
utilisation d'extraits de films (Star lVarc, IAM III; Scarface, AKH...),
des bruitages d'un jeu vid6o c6ldbre, Street Fighnr (AI(}I et IAM IID,
au d6triment d'enregistrements < localis6s > : IAM ne pratique pas la
collecte de < corpus > de manidte informelle. Massilia se veut plus
< populaire >, proche de toutes les couches de la soci6t6 Qes < papltt >,
Ies <r mamlt >, les <f/httet )) corrune le disent les chansons), c'est un
groupe de < proximit6 >, beaucoup plus accessible qu'IAM. D'ailleurs,
si IAM vend 500.000 albums, Massilia n'en vend que 30.000 (chiffres
communiqu6s par Lux B. de Massilia) : les moyens utilis6s
d6terminent en partie le succds extra-local des groupes ; Ies r6f&ences
< intemationales > comme les films am6ricains auront plus de chance
d'6tte regues que des fiagments de Frlms de Marcel Pagnol ou des

propos tenus en occitan, langue 6videmment moins entendue, dans
les deux sens du terme, que l'anglais.

La polyphonie assume donc sa structure cofiune faisant patie
int6grante de sa fonction. Sartre 6cdvait i ptopos de la litt6rature:
< une technique romanerque rewoie to4fourt i k ndtapllysique du mmancier $.
Sans pader ici de m6taphysique, on pourrait n6anrnoins affi.rmer que,
dans les cas 6tudi6s ci-dessus, une technique musicale (agencement de
I'album, gestion des inserts) renvoie toujouts aux revendications et
aux valeuts d6fendues par les artistes.

5 Pour une critique de ces termes, voir Louis-Jean Calvet, op. cit.,p.292 sq..
e Jean-Paul Satue, Citiqaes littirairu (Situtioas f, Folio <Essais>, Gallimard, 1947,

P.66.
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DEUXIEME PARTIE : L'IDENTITE MARSEILI-AISE

L'6tude d'un colpus < marseillais )) se propose bien srir de relever
lcs ttaits de marceillailti, c'est-i-dire les 6l6ments sp6cifiques i
Marseille que l'on trouve chez les gfoupes observds, et, porr celui qui
s'int6resse i la sociolinguistique urbaine, l'influence effective de la
ville sur les faits linguistiques. C'est la raison pow laquelle, i partir de
rrres pr6c6dentes recherches sur les @ftsentations dela ville (es images

lrroduites par les discours endogdnes et exogAnes), j'6tudierai la
rrranidre dont la sp6cificit6 marseillaise est < dite > au travets des
Irsefts.

l. Connotation et encyclop6die

Pour 6tudier les enjeux identitaires contenus dans la langue, il
scmble n6cessaire, en plus de ce que les mots d6notent, de s'intdresser
i ce qu'ils connotentt dans I'esprit des locuteurs qui les manipulent et i
,1rri ils sont adress6s. Les pratiques individuelles, uniques et
srrbjectives des locuteurs s'insdrent dans un ensemble plus vaste de

lrratiques et di repriftiltatiorc collectives, et c'est une compitence
rnryclopidique propre i chacun mais d6pendante de l'univers < culturel >
.rn'rbiant qui permet d'actualiser le(s) sens connot6(s) des 6nonc6s :

Si la comp€tence lingristique permet d'extraire les informations intra-
dnoncives (contenues dans le texte et le cotexte), la compdtence
encyclop6dique se prdsente comme un vaste r6servoir d'informations
extra-dnoncives portant sur le contexte; ensemble de savoirs et de
croyances, systdme de reprdsentations, interpr6tations et 6valuations de
l'univers r€f€rentiel... s

C'est ainsi que l'emploi d'un mot ou d'une expression est
';rrsceptible d'6voquer tout un univers de r6f&ence en plus de la chose
,linot6e par le mot. Dans son 6tude sur fu fmryait de Marceille, le
lrrrgriste Auguste Brun avait bien conscience des limites des

r( )rr cntendra px mnaotation <l'ensemble des valeurs affectives d'un signe, de I'effet
rr,rrr d6notatif qu'il produit sur I'intedocuteur ou le lecteur>>, Georges Mounin,
ltnlionnain fu la lingisrtqre, PUF, 1974, deuxiBme 6dition <Quadnge>, mars 1995,
r ,  l t ) .
i ( latherine Kerbrat-Orecctrton, L'inpbeih, Armand Colin, coll. < Linguistique >,
l ' . r r is ,  1986, p.162.
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d6finitions et de la nomenclature, loi qoi songeait d vne < linguistiquc
afectiae > (p.6) q* tiendrait compte des < variations fu la senibiliti a
(p.6) '

Dans la pratique d'une langue, il y a des considdrations de valeur, de
milieu, de moment, dont on ne saurait rendre compte par des exemples
et des d6finitions. Passe encore pour les noms d'obiets... Mais comment
fixer la nuance p6jorative impliqu6e dans le motfoh, babi, ort la qualit€
sentimentale des expressions btai,Pcchin,je lA ctuint?e

a) Evocation de lieux

Si I'on trouve dans les chansons des r6f6rences i la ville de
Maneille, c'est dairs les inserts que l'espace wbain se Eouve le mieux
d6ftrri. Le Vieux-Port, Par exemPle, est actualis6 dds l'introduction de
MSS II, avec la < r6citation > en plusieurs langues et par diverses
personnes (hommes, fernmes, fillettes) - polyphonie symbolique - du
texte (l6gdrement modifi6) grav6 sur une plaque au milieu du quai du
pot, v6ritable centre symbolique de la villelo :

vERsL'AN oifr^u*tl.-c.
DES MARINS GRECS ONT.frORDE

.,o.ffiJ""J'lr",lin1*"u*r
IIS FONDERENT I\{TUISEII I F.

D'ou RAYoNNA EN occIDENT

IA CIVILISATION

Ce texte m6le la m6moire historique i la l6gende, il rappelle les
origines m6tiss6es de Marseille, en continuiti, aec la situation actuelle
de la ville. Preuve de son importance symbolique: ce texte figure
(l6gdrement modifi6) au dos de la pochette du disque Cbmniques fu
Marc, comptlation de chansons de gtoupes de rap marseillais (autour
d'IAM sortie en 1998. Toujours dans Chotanto d le Vieux-Port sera de
nouveau mentionn6 inplicitenent dans un exttait d'un film de Pagnol.

e Augu.ste Bnan, L,e Jraryais de Maneilh, Institut Historique de Provence, Marseille,
1931,p.141.
to Et Barthesdisait: <toute ville posside un centreD, un ((ooyau solide>, 1967,
< S€miologie et urbanisme )r, in LAwntsft ilmiobgiqu,Ponts Seuil, 1985, p.267.
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C'est < la rue > en g6n6ral qui transparait i l'6coute des inserts,
t:'est-i-dire les cit6s (Kebdann IVISS ID, le cenue-ville (SSw), la ville
nocturne (< Bus de nuit )), AISS II ; SSw ; < Disco-club >, IAM I), le
rnilieu du football (ambiance de vestiaires, RB - on retrouvera cette
rrmbiance reprise dans le demier album de Massilia, Aib@wood -;
tliscussion enflamm6e autour des d6boires de I'OM en Coupe
tl'Europe dans MSS If... Le refrain de la chanson < Castapiane i
Mourepiane, (QN) fait rimer les noms de quartiers avec des
expressions du champ s6mantique de la bagarre, de << I'embrouille >r,
nais tout h texte dt la chanson nbttpas rctranscrit: l'6coute est n6cessaire

lrour d6couwir de nouvelles < plaisantes > associations : /( Corp fu
thetror d Monfumr / Mhhante enbrvaille au Fiorl / [...J / Enbotteillage ,i
Prada-Pkge / Le gndnne du Vilodrvne / Ehuage & minets a P,irier / [...J /
On te met au tmu 'i Moryior / Prirc fu t6te asx Baumeftes....r., (Au vu de ce

l)assage, d'qillsurs, une 6hrde de l'intertextualit6 entre les diff6rents
groupes de Matseille se r6vdlemit int6tessantetl).

De plus, les lieux d'enteg'isffement de cettains insetts de Massilia
sont not6s sut les liwets des albums, ce qui permet de nouveaux
rcp6rages propres i susciter la connivence de celui qui connait les
lieux (la Canebidte, la Caillole, Aubagne...), qui se retrouve en
pr6sence (auditive, et reprfuentationnelle) d'un univets de r6f6rence
connu, d'une g6ographie commune.

b) Les t6f6rents communs

Paffni les points conununs qui permettent de constituer un d6but
de coh6rence i l'ensemble h6terogine des inserts, oo peut citer les
r6f6rents cofiununs, ce que l'on pourtait appelet trds prudemment les
( marqueurs identitaires >. Il s'agit des 6l6ments consid6r6s conune
identitairc actualis6s dans un faisceau latge ; parmi ces 6l6ments, deux
sont actualis6s de pr6f6rence dans nos iriserts : le pastis (l'alcool) et
I'aroli.

lrPar exemple, les r6f6rences au stade V6lodrome, les <minets> ou <ieunes
lrranch6s ringards > du quartier P6rier (IAM, < Attentat >), la prison des Baumettes
(Massilia, Commanfu Fada)... L'article de Florence Casolari mentionne les
constructions sociotypiques communes aux groupes marseillais.
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L'aroli, cette mayonnaise i I'ail et i I'huile d'olive, devient
sorte de cri de ralliement des Massilial2. Le mot est en effet
lors des concerts, aussi bien par les raggas que par les fans. Le
de I'atoli s'inscrit dans un v6ritable paradigme au fil des albums :
MSS I, un homme explique ce dont il s'agit :

L'aioli c'est... une transition... euh... des aliments de... marseillais...
8t... au point de... 9a plait, ga doit plaire i tout le monde, voyez? C'
tellement... remarquez qu'aprds y vous faut... manger des pastilles i
menthe eh parce que... 1i... vous... vous sortez quelque chose de
bouche...

A la fin de l'album, un insert laisse entendre des jeunes filles
d6battent du m6me sujet: n [riret] l'aib/i... [k noutarfu ?J, run l'aibli
ufie [auc€, c'ert une tauce, c'est pas ufle Jalce I'aibli ? >; voir aussi MSS III

$.6pondeur : <A/16 ? Le Conmaila Fada ? Arbli !... t>; ,, La preguien
de la chotmeta n13 : < Que I'aibli tombe en gouttelettu gra$et str tou ht
ualablet du monde entier / afn qae d'huih d'oliae et d'ail ttout tolons toat
pafundr... r) ; RB (repdse raccourcie du premier insert mentionn6 ci.
dessus de MSS I ; dialogue entre deux hommes: <- D'ailleurs fe
litais ?J I'autre fois un artich wr le journa/... eub.,. i parkieil de... i parhient
dc... / - De l'aibli / - De laibli ouit....,r), Quartiers Nord (cri : <rAibli !t
i la fin de < Castapiane i Mourepiane >).

Mais une fois de plus, les r6f6rents ne concernent ni IAM, ni
Akhenaton, ni Soul Swing. On se dirige donc vers une bipartition des
groupes autour de Massilia (groupes < amis > de Raga baliti;
Quartiers Nord) et d'IAM (l'album solo d'Akhenaton reste dans la
lign6e d'IAM ; Soul Swing: on connait les affiliations entre les
gtoupes). Le groupe <<r^gga> se distingue du gtoupe (rapD par le
nombre beaucoup plus cons6quent d'inserts employ6s, et les
6vocations plus caract6ristiques de Marceille, de la Provence (de
l'Occitanie), et des sp6cificit6s locales. Louis-Jean Calvet a de son
c6t6 soulign6 l'impotance du lexique d'origine provengale chez
Massilia par rapport au langage plus < national > (argot pass6 dans le
langage ordinaite) d'IAM (voir article ici m6me).

t2 CJ Atmogathe, Daniel & Kasbarian, Jean-Michel, Dico mandllair, Jeanne Laffine,
1998.
13 Cette indication figure dans le livret. < La pridre de la chourmette >; il s'agit de la
<< chourmette > no 99, c'est-i-dire une jeune fille abonn6e i la Chourmo (voir
I'introduction de I'ouvrage), dont le num6ro d'abonn6e est 99.
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l,e patadigme du pastis recouPe les mdmes albums et resPecte la

rl,1,r',e patitiirr, 
",l.orr. 

6vocation chez les raPPeurs' de nombteuses

r,','trtio^ns chez les raggas et chez Quartiers Notd'

c) Les particularit6s linguistiques

O'est peut-Gtre en obsefirant la manidre dont les inserts gdrent

l',:v,,catio^n des < pariculadt6s linguistiques > de Marseille que I'on

rirrssit i 6tablir des liens plus 6troits entre les diff&ents albums'

I-'accent

I-es inserts du gtoupe << r W> proposetaient donc une Plus

p,r^nde marseilhtitd que let inserts plus l 
indirects )) du groupe< raP D'

ir,,.r, ," < gestion > de l'accent matseillais, Massilia insdte volontiers

tlcs exttaits de films de Marcel Pagnol, dans lesquels les personnages

rrnt 6videmment (l'accent>, mais les insetts <<directs> aussi, peut-

i.trc sans aucune sttat6gie pr6alable des membres du groupe' mettent

cn scdne des personnes"g6n6ralement remarquables par un accent trds

ir..-ot.e , nL. pdr. dI Jeanine )- YSS ! par exemple' tt 91qo"I
il^,i.op style ) , .iBrn ae nrrit >, < Philippe Ultras Marseille >' MSS II'

,rr,rlupl, lrrorr.6, du r6pondeur t6l6phonique, MSS III"' Les. artistes

.'u*-*errr., possddent Pour la plupart - un accent cafact6ristique

(parfois .*"9616 ?) de Marseille, de m6me que les artistes de Quartiers

Nord dans leurs interwentions dialogu6es fac6tieuses (simulation d'un

casse dans un supermarch6 dans < Ripaille >)'

On pourrait I'atten&e i une t6action contlaire du groupe < rap >'

1,r.rirqo.^ dans la chanson << Mars Contre Attaque ? (tAM TI)^ l'accent

cst d'6sign6 conune 6tant le point de stigmatisation par l'Autre de

I'identit6 marseillaise :

Le temps du Provengal rigolo est r6volu

t l
Marius, Panisse, M' Brun et Escartefigue

T'envoient une tarte pendant la partie de cartes

t l
.A cause de I'acceni on nous croyait incultes et naffs

Pendant qu'aux quatre coins de la France on nique les b6n6fices
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Pourtant, loin de nier le langage marseillais et ses particularit6s,
groupe IAM joue avec l'accent dans I'insert au titre 6vocateur (
m6thode Marsimil> (IAM II) :

Ecoutons donc un ingenieur du son am€ricain fraichement d6barqud
son pays natal en France :
- ffhen { I wish I would [could ?] speak some french
Aprds deux mois de travail acharn6 avec le groupe IAM i
voyons ce que ga donne :
- Mon vier ! C't'encul6 ! Chtebeu ! D6gage ! Oo s'en bat les couilles I
Et il est rest6 que deux mois eh...

Ici, on rit parce que l'ing6nieur du son am6ricain se met soudain
employer le langage marseillais avec un accent moiti6 anglais / moi
matseillaisla, avec, en plus, des expressions grossidres ou des insult
cornme si les rudiments de la langue propos6s par cette < M6thc
Marsimil > faisait de l'apprentissage des insultes une priodt6 (et c,
connu, on cherche effectivement d,abord i apprendre les < grol
mots > d'une langue 6ftangire, avant toute chose !).

Dans I'album d'Akhenaton, un enfant r6cite avec difficult6 lr
po6sie < Le Corbeau et le Renard > de La Fontaine, lorsqu,une femmt
(la maman ?) poss6dant un fort accent marseillais (sur la nasale dG
< inge > surtout) le reprend, mais l,on n,entend qu'un 6noncd
incomplet : <r ... rdcitation comme ilfaut sarcfaire k tirge ? t.

M 
.cJ .Mtdtnc Gasquet-cyrus, Porr ,ae ibdc socioriqttistiqttc trtr nmQu ,i Mamilh,

m6moire de DEA < Langage et parole >, sous la direction de Louis_Iean Calvet,
Universitd de Provence, 1998.
rs M6ddric Gasquet-Cyrus ,1997 , op. cit..

Les groupes sont dans l'ensemble d,accord pour se plaindre dcl
stigmatisations dues i l'accent, mais l'accent exisie, et il ni sert i fien
de le nier: donc on le retrouve dans les inserts, parce qu,il est
plaisant, et qu'il fait partie des < fiert6s > des Marieillais dans lr
constitution de leur identit6. cependant, il ne faut pas qu'il devienne
une caricature, et l'on entend bien se pr6venir de tout d6nigrement de
I'individu et de son identit6 i cause de I'accent. r.es groupes 6vitent en
fait les contradictions, et iouent sur le paradoxe. La langue appamient
aux locuteurs, et les discours 6pilinguistiques des < Autris > sont
plut6t mal accept6s. A l'occasion d'une enqu6te par questionnairerj
(soumis i 300 personnes), i la question < si vous 

^iez 
f si vous aviez
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r I'accent > marseillais, aimeriez-vous le perdte ? >>,67oh des interrog6s

orrt t6pondu flon (.o renforgant parfois les t6ponses de

r'()mmentaires : ( suftout Pas D, ( pas du tout)), < hors de question >),

nlrrrs que seulement 7oh des interrog6s 6mettaient le d6sfu de le

lrcrdre.
La fonction d6marcative et identitairc de l'accent est mise en avant

rle fagon flagrante et comique dans I'insert d'un dialogue issu d'un

lilm de Marcel Pagnol (N{SSI) :

- C'n'est pas tout i fait ma faute si i'n'ai plus tout i fait I'accent
marseillais
- PIus tout i fait ? Mais tu I'as plus du tout ! Si 9a conthue conrme 9a
bient6t il te faudra un interprite.
Je comprends pas la moiti6 de ta conversation.

Ici, il faudtait transcrire dans I'alphabet phon6tique les 6nonc6s

tlcs deux locuteurs pour noter leurs diff6rences d'accent. Le premier

locuteur opdre la distinction entre les syllabes ouvertes et les syllabes

lc'rm6es. Il dit [tutafe], alots que le second locuteur (Raimu ?) dit

Itutafe] ; il ne prononce pas le ( e D muet, I'autre le prononce dans
( cornme ga > ; le premier locuteur se situe plus prds de la notme en

cmployant la n6gation < ne... plus >, tandis que I'autre ne Prononce
pas le ( ne ))... Mais pour un auditeur matseillais, nul doute que la

norme reconnue sera celle du Maseillais, et que l'on rfua de la

grrononciation < guind6e > consid6t6e coflrme caract6ristique du nord

de la Ftance Qe nord de la France conlmengant bien t6t pour de

nombreux Marseillais !), l'accent < pointu > de Paris dont se moquent

certains \dx6eill2is.

Motu et exprcxiots

Lotsque I'on demande aux Marseillais s'il existe, i leut avis, une

< langue matseillaise >, ils r6pondent plut6t < des expressions >, c'est-

i-dire un r6servoir de formes et de locutions plus ou moins Frg6es,

des constantes du pader quotidien, qui, lorsqu'elles sont emPloy6es,

sont consid6r6es comme mamillaiw. Massilia emploie fr6quernment

les interjections < cini D ou (fad4 )); < A fond >, ins6r6 dans la chanson

< Rasbalha Dub >, met en avant I'expression < ii fond , q* existe dans

le langage maseillais. On entend dans l'introduction i Parh patois un
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court insert, mel6 i d'autres, qui laisse entendre une jeune fille
< Obfar dr,. >.

Les inserts pr6sentent ainsi des ftagments d,intemction,
6nonc6s implicitement repr6sentatifs d'une certaine fagon de
proprement marseillaise (une < rcnihilitd > icirart Brun), mettant
auditeurs dans la connivence de pratiques partag6es ou reconfl
entendues. L'auditeur peut ainsi reconnaitre la (les) norme(s) en
dans un groupe dont il fait ou non partie. Les inserts, finalt
d6crivent implicitement un ensemble de normes linguistiques,
du groupe de t6f6rence. Les 6nonc6s sp6cifiquement z
impliquent une norme in abstential' (le frangais < standard >) dc
laquelle les locuteurs se d6tournent, pour pratiquer le langage du
groupe de r6f6rence. Un autocollant pour la promotion de l,album
Batilic Instittct se r6duisait i ce message : < Ecoute Marseilh er V.O. >, qui
voulait souligner le c6t6 < authentique > (< venion originale >) de la
repr6sentation de Marseille, mais aussi sans doute du langage employc
) la repr6sentation de cette authenticit6.

Certaines expressions entendues dans les albums sont
effectivement employ6es couramment dans le langage quotidien
actuel (< i fotd >, <r oh tu uar t'an€ter dir r, < ua te jeter atx Goudts >, par
exemple)...

Enfin, les inserts m6langent les langues, cotrune pour souligner
symboliquement la < mosaique > linguistique de Marseille. Massiria
donne la parole i des langues ou i des dialectes minor6s dans la s6rie
des < Como par:lrrr ar ddnas >, IvISS ilI (< franco-alsacien r>, dialecte du
nord de la France, franciquetT, le tamazigh). IAM, on l,a vu, cr6e la
< m6thode Matsimil >. Dans I'album d'Akhenaton, on entend la
diffusion brouill6e d'6missions de radio en italien. L'introduction de
Bailic Instinct reprend avec une 6vidente distanciation fac6tieuse
I'expression arabe [naXdin...] et l'insulte italienne < va fanculo >...

1._l:*::* notion, y'Jean Emelina, L,e Coniqu. Esni d,iahrpritationginhab,SEDES,
1991,p.95 et q..

' Avec cette note : < Lo franciqae i phtt et partat per j50.000 pcrcoaas en Frarya e aai ct
Empa>.
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l. (irmique et humout

l,a plupart des inserts fonctionnent sur un mode comique ou

lr,r,,,.rristique, cofiune on a Pu s'en tendre compte avec laplupart.des

nr",npl., 
'observ6s jusqut pr6sent' En effeg les intetactions

rrrtr.ndues mettent volontiers en scdne des Marseillais (des

Irovengaux) dans des discussions joviales, enjou6es, dans des

rlrirkrgues contenant des traits d'humour ou des expressions qui

1,rit.it i sourire. Sans pouvoir affrrmet ici qu'il existe un < humout

rn,,rseillais D, on peut dit" qo. le point de rencontre de tous les

allrums se situe,o ttio."r, de I'atilisation comiqtte des inserts'

on rit de la victoire remport6e par l'artiste / le Marseillais dans sa

r onftontation avec I'ot&e Q'assistante sociale de IAM ; < Coups et

lrlcssures > de Massilia: un homme 6numdre une s6rie de d6lits' avec

rl)paremment un sourire admiratif : < Eah"' coxps et bleyuws d 
.agent'

iirttion iforce pablique, fugradation fu"' natdial adninistrat{'" Et pais quoi

rncore ?... Oaaii * 
',trage,iaais 

o,trage a* ministre dc... de lTntdieat.. Qrotn

rlfii d'acalpation... C\est k classe eh?s>; on Peut rlr: 
de l'attitude

1,r,rrro.^t i.. dans Basilic Instinct: < Et moi, moi la :icaiti je I'ennh >)'-on

i.it du ridicule de l,Autre (< Disco-Club ) d'IAM, ori le discours d'un

rlisc-jockey < ringard ) - avec accent < pointu )) - est interrompu par

,,,r. *.r"tu imp-licite (<Oh ta uas t'an€ier dis !t), une rafale de balles

tlc fusil mitailleut, et un otdre cat6godque final, lanc6 par Geoffroy'

tlu groupe IAM : < Ta gueule ! >)' Et les artistes placent ainsi les rieurs

(lcs auditeurs) de leur c6t6.
' 

C'est 6galement le c6t6 < hibleur >>, < fanfaton )), viril d'un certain

type de M"arseillais, toujours pr6ts i.en d6coudre et i d6fendre leur

trorrrr.* ou leur int6grit6, qui est mis en scine dans les inserts : les

lcunes gens qui d6drLatislnt h situation dans les bus de nuit de
'ttt"rr.ltt". (o) a Pas dbnbrotitk> disent-ils), mais qui pt6cisent quand

rn6me qo.'o tiat te monde est chaad>; le <combat verbal)) entre

u Vulgus > et ( Ptostrus > i la fin de Commanda Fada, agftment|

d'insJtes et de menaces' mais dont la bagllue finale pt6vue est

toujouts retard6e Pat une nouvelle menace et une nouvelle insulte

plaisantel& ; un 6nonc6 isol6 dans une confusion i la fin de < Ecoute

18 on pourrait analyser ce << combat verbal > de la m6me manidre que Labov

"nrri.uge.rit 
les insultis rituelles des feunes dgs <1 Sanqs > am6ricains' William Labov'

Ir p;hr ordinairc, Minuit, lg7g (tfadfi.), chapitre g: <I-es insultes rituelles>. Q
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le son o (Roggo bakt) ; < Eb dtconteq pas h gars. Y'a enbmuilh ? Y'a
enbmillle ? Si1'a enbmailhl'a moi eh... t>... te

Dans le m6me 6tat d'esprig le c6t6 < ftondeur > et < rebelle > des
Marseillais va valoriser (mais toujouts avec une di$anciation ludiqn
indispensable au comique) ce qui est d'ordinaire d6cri6 et sanctionn6
par la soci6t6: l'alcool (introduction i Bailic Inrtirrct, avec une
disjonction entre un chant lyrique <Aaaah....r.r, termin6 de fagon
comique et soudaine par un < La tieme /.,r, suivi d'un bruit de glagons
et d'eau... ; < Da flJ, d, JU jt k noit par ! ts, < Ripaille >) ; le haschich
(chanson dans Raga bakti: < Je grinprais arx arbrcs / Si j'aaai: dt
cbichon / Je piterais hs pbnbs / Sij'auais da chichon >).

Ainsi, les inserts proposent une softe de conEe-norrne, une
attitude rebelle positiv6e, un particularisme marseillais et des
Marseillais, qui refusetaient la civilit6, le respect des lois et des
autorit6s.

Le comique nait aussi de la fameuse < exag6tation > pr€t6e aux
Marseillais (mais qui est aussi I'un des ressotts du comique er gddral,
sans €tre l'apanage exclusif des Marseillais), comme dans cet insert od
un homme explique : < Noz,r ltt... ztt s'iclate en plrc parca que... on ht
conprcil i 100 yo, mime d | 20 % les Marilia, tu aoit, dans cQa'i dhent ot n
recotnalt i fond >, hyperbole d'autant plus comique qu'elle est
prononc6e avec un ton tout ce qu'il y a de plus s6rieux.

C'est Massilia qui joue le plus avec le comique, en utilisant le
mode de la pamdie - transformation ludique d'un ( texte > (au sens
large) A en un texte B - pour raconter l'enldvement d'une bouteille de
Ricatd par ( tlile ramifcation nnite dcs Commandos pa$agat.,r, une legon
d'occitan (< Musierrc... anilr rnrte< ulJ afaircs... cahiert d'occitan..
intenogation urpirc >), ou une s6rie de matchs de football dans la s6rie
des < Radio Affica Sport >, tandis qu'Akhenaton met en scdne un r6ve

notamment p.288 : < le maintien d'une distance symbolique permet d'isoler l'dchange
des cons€quences qu'il pourrait avoir >.
le PourJean Delume, la coldre excessive peut 6tre comique, << car c'est bien souvent
I'outrance qui est source de ridicule - et la coldre est par sa nature m6me
outrancidre >, < Comique et coldre : I'invective spectaculaire >, in Its alliagct &r amiqrc
et de tes contrdin4 Cahier Comiqre Communication,3, Universit6 des Sciences Sociales de
Grenoble II, 1985, p.128.
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tlans lequel il est confront6 i un fonctionnaire r6calciffant des

Assedic,'comme dans I'album Onbrc e$ htniin avec une assistante

sociale; mais ici, le comique a 6t6 renforc6 puisqu'on apprend i la fin

.le I'insett, lorsque le r6veil sonne' qu'il ne s'agissait que d'un r6ve !

On pourrait se demandet dans quelle mesure ces inserts (du motns

..o* du groupe << ragr^>, et plus particulidtement chez Massilia) ne

jouent pi t" j." deJit6r6otypes, puilqu.'ils pr6sentent effectivement

cles Matseillais < avec l'"...tt o, qtti bbi"tnt ou affirment bofue du

pastis, qui mangent de I'atoli, qui sont volontiets < hibleuts > ou

i. f"rri"rorr, >, q,,J semblent amplifier, grossir certains faits ; bref' des

personnages pi6r.rrtrrrt tous les attributs du st6r6otype traditionnel

,lu Marseillaii, 
"o.. 

en fond sonore des cigles ou des t6pliques

cxtraites des films de Pagnol... Finalemeng avec ses allutes de micro-

r6cit, l'insert n'est il p", ,it avatar moderne de la fameuse ga@ade ?

Dans un article essayant de dresser < l'arch6ologie .d'un clicht >'

Pierre Echinatd expliqul que les succds des chansonnien et podtes

populaires de, 
"nrr6., 

t8+0 ffictot Gelu, Etienne Bibal' Gustave
'ge'rredir, tous 6cdvant dans le tt dialecte > marseillais, le provengal de

Marseille) reposait sur le ( typiquement marseillais D - Pergu conune

tel par t. poUti. frangais, *Agte le contenu < s6rieux > de certains

textes - , dont voici les 6l6ments :

le soleil, latnet,lefaniezla, la cuisine locale'l'e$ramborldes gens dans leur

vie quotidienn., i'"-plt"' des gestes, I'abondance et la sonorit6 des

p-oGr, acco-pag"6ts de leur cortdge de blagues et d'expressions

imag6es.20

Or, il semble que ce ( typiquernent marseillais > se retrouve en

grurrd. parie dans-les textes et suftout dans les inserts des groupes

contemPorams, 9u, contrairement i Pagnol, n'ont encote iamais 6t6

accus6s de diffuser un st6t6ogPe avilissant. si ces inserts ne peuvent

6treconsid6r6scommedes-actesde<trahison))envefsl ldent i t6
locale, c'est que la position du deur est primordiale dans

l'appr6ciation d. .. g"rrr" d. st&6otypes' Le st&6otype peut 6tre

p.^ti" pat les Marseillais cofilme un portrait .volontairement
l,o-oartiq,te de la < mentalit6 > maneillaise, prOtant i sourire' par la

20 Pierre Echinard, < La mauvaise r6putation >>, n Marscilb - Hittoins fu fanilh'

Autrement, 36, 1989, P.l 47 .
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czfltemplatiltt amillie de l'image du groupe de r6f&ence (car tous les
groupes produisent des st6r6otypes - slrt les membres du gtoupe lui-
mdme - int6gr6s i l'ensemble des rept6sentations collectives). C,est
ce qu'a bien compris Piene Echinard lonqu'il explique que le
st6t6otype qui fera rire i l'6chelon national n'est que le pendant idiafu
d'un

genly qtJe les Marseillais eux-m€mes sont au m€me moment en train
d'inventer pour eux-m€mes, dans leur langre et dans un cadre de
convivialit6 qui permet une caricature accept6e avec complicit6, humour
et tendresse, et dans laquelle ils se reconnaissent.2l

Mais si le rieur se situe < de I'autre c6t6 >, le comique devien&a
idicale, et la st6r6otypisation sera g6n6ralement pergue conrme
p6jorative et stigmatisante2.Il existe ainsi une sorte de l6gitimit6 de la
fac|le qui n'est pas accord6e i tous. Les productions comiques ou
humoristiques des groupes marseillais, meme si elles mettent en scine
des ster6otypes locaux, s'attirent d'avance des pr6jug6s favotables,
parce que les 6nonciateurs sont teconnus en tant que membres de la
communaut633.

2t lhd,p.146.
u On a pu s'en rendre compte i I'occasion de la diffusion sur TF1 d'une bande-
annonce pour le match de football France-Norvige se d6roulant i Marseille le
25.02.98, dans laquelle un dnonciateur visiblement non-Marseillais essayait
d'employer l'accent marseillais. Des observations assez systEmatiques et dee
discussions dans mon entourage ont confrm6 le refus cat6gorique de ce court
€nonc6 pergu comme trds stigmatisant (quelqu'un I'a trouv6 <pathitiqner) par la
plupart des gens. voir i ce suiet les analyses de la repr6sentation sociolinguistique du
pader et des stdr6otypes m6ridionaux dans les publicit6s t6l6vis6es, par H. Boyer
(1991 a : 4s-46), (1 991b : 1 80-1 84), (1996 : 64-67).
23 <... humour appreciation varies inversely with the favourableness of thc
disposition toward the agent or entity being disparaged, and varies directly with the
favourableness of the disposition toward the agent or entity disparaging it.
Appreciation should be maximal when our friends humiliate our enemies, and
minimal when our enemies manage to get the upper hand over our friends. >, Dolf
Zillmann et Joaone R. Cantor, < A Disposition Theory of Humour and Mirth >, in
Hsaotr and laryhter: tluory, nuanb, and application, Chapman & Foot, Wilcy,
Chichester, 1976, p.100-101.
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CONCLUSION

Les inserts provoquent une ruptufe avec la structure classique de

la chanson et intJoduisent de nouvelles modalit6s. ks inserts sont
surtout des points d'ancrage privil6gi6s de I'identit6 locale, investis

tliff6remment selon les gtoupes. Si IAM tend i < universaliser )) ses

rnessages en r6duisant au minimum les insetts fac6tieux et les

r6f6rences ditsglss i la ville, Massilia inscrit au contraire son

r6pertoire dans une r6alit6 spatiale et langagi&e bien d6finie, car la

li>nction principale de I'insert est de cr6er et d'entretenir une
('()nnivence avec l'auditeur, essendellement en actualisant un univets

tlc r6f6rence: espace, langage et, peut-6tre, humoar hcal... A ce titre,

l'6rude des insetts (et des albums dans leut totalite) est aussi une

d'tude des repr6sentations v6hicul6es par les groupes : rept6sentations

rlc la ville, du langage, de soi, de la communaut6, de I'Aufte...

La polyphonie des inserts met i la disposition de l'auditeur un

1',rand nombre d'6l6ments susceptibles d'6tre actualis6s. Dans cette

ctude, c'est lldentit6 marseillaise que i'ai choisi de mettre en avant,

rrrais d'autres approches sont possibles. Chacun choisit sa

rccomposition personnelle, chacun reclililruit le ou les message(s)

tlpats dans les albums sous forme d'inserts. Chaque 6coute est

tliff6rente de la pr€c6dente, et les inserts sont sans cesse soumis i la

ri.interpr6tation.
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LANGUE, DISCOURS ET IDENTITE
DANS LES CHANSONS DE
IVIASSILIA SOUND SYSTEM

Yvonne Touchard & C6cile Van den Avenne
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Dans cet article, nous nous int6resserons i la consffuction d'une
< identit6 marseillaise > i travers les textes du groupe marseillais
Massilia Sound System.

Ce groupe affiche dans son nom, ( Massilia Sound Sptem > sa
double r6f6rence culturelle : d'une part des r6f6rences i la musique

iamaicaine et une connotation linguistique angfo-amdricaine €t,
d'autre part, Marseille, d6sign6e par son nom d'origine, Massilia.
Marseille est donc la ville oi s'enracine le discours de Massilia Sound
System (d6sormais MSS). Ce discours est v6hicul6 dans les formes du
raggamuffin, forme musicale intemationale et contemporaine,
particulidrement accueillante i ceux qui veulent pader, < tchatcher >.
Car si le projet des musiciens est (avant tout ?) d'offrir aux
auditeurs/spectateurs une musique propice i la f6te ( sans trop se
prendre la t6te >, il s'agrt aussi de < dire >, de prendre la parole pour
les autres et de s'adresser i eux.

C'est ce discours tenu dans les chansons que nous interrogerons
icr, lcafiarft de fagon delib6r6e tout l'aspect musical des productions
et aussi tout l'aspect < 6v6nementiel > des concerts. I,e coqpus que
nous 6tudions est constitu6 des textes des trois albums : Parla patois
(1993), Choumo ! (1993) et Commandofada (1995) .

Notre hypothEse est que ce discours dessine une ( identit6
marseillaise > qui se construit dans la connivence et le jeu et que,
r6activant et assumant les clich6s les plus usuels sur la ville, tout en les
d6passant ou les d6plagant, il propose tur parcours identitaire qui
mdne de la simple identit6locale bien r6elle, bien que reconstluite en
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partie, i une v6ritable ouverture multiculturelle wa l'utopie
occitaniste, revisit6e dans le cadre de l'Europe des r6gions.

Pour ce hire, il utilise, nous allons le voir, outre le frangais dans
ses vari6t6s standard et rdgionale, le u patois > local, c'est-i-dire
l'occitan (gnphi6 dans sa graphie < occitaniste >), langue rendue i son
prestige i cause de son pass6 de langue litt6raire des troubadours.

1. Des clich6s au discours miliant: une identit6 marseillaise

ks textes multiplient les signes que nous qualifierons de
< marseillais >, signes qui installent une connivence plus ou moins
imm6diate avec le public des fiddles qui ne peut que s'y reconnaitre,
les MSS devenant en quelque sorte leurs porte-parole (conform6ment
i leur vocation de < rappeurs >>). Note question se pr6cise donc :
quelle image de Marseille la juxtaposition de ces diff6rents signes,leur
mise en r6seau, r6vdlent-elles ? Et, au-deli, cornment le discours des
MSS construit-il un discours identitaire marseillais ?

Pour pr6senter notre analyse, nous partirons du contexte
d'6nonciation des textes : il s'agit d'une parole < en action >. Si on a
pr6sent i l'esprit ce qui a 6t6 dit ci-dessus du genre musical choisi par
le groupe, on comprendra que le contexte du sound system favorise
l'utilisation de signes de reconnaissance imm6diate entre tous les
participants venus faire la f€te et, en m6me ternps, d6ldgue au
chanteur une fonction de porte-parole.

Ir mot d'ordre 6p6t6,martel6, est de < boul6guer >, c'est-i-dire de
(( remuer >r, de << se (emuer >, avec les jarnbes bien sfir :

k rub a dub est 5cisatifiquement 6tudi6 pour cr,6er automatiquement un
mouvement de tes pieds

sur le rythme du reggae, mais, dans ces mots, on peut entendre, au-
deli, une injonction i remuer les choses autour de soi.

Il s'agit aussi de reconnaitre ensemble qui on est, de dire i quoi on
se reconnait et, pour le chanteur du groupe, utilisant la fonction de
tchatcheur qui lui est conf6r6e, de sugg6rer - de fagon tout i fait
militante - que cette culture reconnue et immddiaternent corrunrne
que nous d6nommerons l'( dtemel marseillais D peut devenir la base
d'un nouveau mode de vie - marseillais et un peu plus que marseillais
-, plus conternporain, plus < m6tiss6 >> : c'est une fratemit6 des
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de la culture cofixnune marseillaise que
cultures dans le cadre

l)ropose le gouPe.

Nous regrouperons ces signes en plusieurs rubriques que nous

i,"oq.r..onri'une aprds l'autre] Ces signes sont d'abord les norns de

ii."i q"i prtrent d;Marseille et qui, en quelque .s9rte^attestent 
qug le

,ti*o.r'., he MSS s'enracine dani un espace pr6cis' Ce sont ensulte'

dans un mouvement plus complexe, lei signes qui renvoient i une

f'agon de vivre < ,n rr"'ill"i.. 
', -od" 

de vie i la fois fortementtfFnrft

contre d'autres modes de vie (ceux qui pourraient par exemple €tre

propore, par l'Etat centralisateur) et e1 m6me ternps ( mgntr: > dans

io a?rir.ti puisque c'est dans ce domaine que MSS joue le plus avec

ilr-"*"r.yies et clich6s qui circulent sur Marseille, puis 
'n 

ensemble

;i; ;tgn"t 
'.in royrrrt i lbiposition de.Marseille (et plus largement de

la Provence) au centrali;me, opposition qu'on.peut qualifier ici de

,.'pr""rit",,'"t imm6diate (nas q"e IvISS retravaille' et eflfri - ce qui

Ctluit au d6part de cette 6tude - des signes d'une faqon de pader

rnarseillaise.
f", plus irnm6diatement perceptibles < linguistiquement > sont les

noms propres, noms de lieux essentiellement'

1. 1. 1. ks quartiers et la mer : geographie d'une ville

Un, g"ogr"pf,ie de Marseill 
"' 

ol'ot-ili qui n dit la capitalz du.Midi >

(, Bus de nuit >), s'esquisse au fil des chansons' une geographie. des

);";;;t,rc,J"*i".t Nord / quartiers Est)' le mot < banlieue > 6tant

inionnu i Marseille qui ne connait gu€re que des < quartielt-l',^tt. d"t

< cit6s >. A vrai dire, les < beaux qJartiets )) sont peu nomm6s ; les

quartiers populaires dominent : la Rose, Saint-Mauront :

ie viens de Saint-Mauront, troisidme quartier de Marseille (< Connais-

nr ces mecs ? r)

Marseille est li, de la Canebidre i la Mont6e des Accoules' de la

SauvagEre i Callel'ongue, des CatalT: 
"Y 

Frioul"' k Marseille des

VfiS 
"", 

populaire. k"quartier, revendiqud et reconnu' a une fonctron

identitaire : ce qrr'o,, a en cornrnun, c'est Marseille mais on est

[;abo.d ?) d'un quartier et on connait le quartier de chacun'
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l'<autre)) est d,'n autre quartier: <pibnn de b Wtbtter dit (pourjouer) celui de Saint-Mauront i son ;rrt"rto..rt .rr...
Et puis i lvlarseille I y alamer. MarseilL 

"r,,r'port 
dbi l,on parten ( erTrpoftant un bod 

le-{arcAthl, et of on revieirdra 
"i-orrr"rr,,,,<< un bout d'aillezrc t (, Q"qJ," est bleue >). Une ville pleine d,histores,de r6cits de voyages, une ville oi l,on 

"iri. 
,'.r"*r r.rrri

[*:*H:"tauxl 
reviennent rouiours i Marseille, c,est li qu,ils ont

prdvient < A la Comedia provengala >.
La mer est un peu d tous :

[..] f6t6 on y prend le bain

T""r L: gens des quartiers, de toutes les communaut6s
Sur un bout de rocler ou sur le sable ,*.h*fe
Slns fagon, sans maniire et sans arridre_ see
Viennent msemble partager le soleil et .i, ti.ofao

coflrme on le dit dans < eu,elle est bleue > qui se termine par:

Ici c,est pas la Riviera ou la Costa Brava

Marseille n'est pas une ville de vill6gian-rre...

I. l. 2. Une manidre dttre
Ies r6f6rences i un mode vie local sont nombreuses dans lestextes de MSS. Ies chansons renvoient l,imap d,une vie simple etpopulaire oi se retrouvent les clich6s J;-'Mr^;ili.,'p.pi"rr*

depuis prds d'un sidcle par.l,op6rette ., l.-._._u^(ce que le grouperenforce dans la mise eriscdn.i" ,", concerts; ; MSS s,empare de cesclich6s et les offre - dans la bonne fr"_".r, et le clin d,eil _ enpafiz'ge i son public. C'est a-rnsi par exemple, q; J; ;;p. ,.ddsigne lui-mdme comme.rrr" U-je ae fadas :

Ils arrivent de 
|,I1seille, de tous les quartiers (..)

Ils sont fadas, fadas, et geotils i la fois,

dit < La Chanson du Moussu > dans l,album Cbourmol. Ces fadas nemanquent pas de qualitds car outre leur talent de tchatchzu;r;rlr;,
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,t beaux > (t tous bs Pmwttgaux sont beaux >, vive la rit"a D et sfient y
lirire avec les f,rlles.

o Mtf, si tu tiens i ta mpine /r pr6vient le chanteur de < A la
( lomedia provengala >, frlles qui, sous le < soltil de Marseilh > (nouvelle
rime l) apparaissent encore plus belles (< Qu'elle est bleue l>). Air
(:Onnu...

A Marseille, on mange l'aroli le vendredi, on va i la p6che, on boit
Ic pastis, on aime le ballon, ce qu'atteste < la Chanson du Moussu >:

Excuse-moi si je tchatche cornme ga

J'ai perdu ma voix contre le PSG

trt puis on fait la fEte et avec MSS, en musique, on fait monhr l'aibli,
cxpression dont le nombre d'occurrences nous invite i penser qu'il
s'agrt d'une expression-cl6 dans l'action du groupe. k mot aibt est
d'ailleurs un rnot promu au rang de signe de ralliement par les MSS,
choix qui en dit long si besoin 6tait, sur l'attitude de d6rision et de jeu
rdopt6 par le groupe.

A ces signes de reconnaissance immddiate s'ajoute ce qui cimente
sans doute le plus la culture marseillaise : la mdfiance historique,
cofiunune, face d, ceux de Paris, ceux < du Nord > ou plut6t face d,
I'Etat centralisateur :

ks clich6s sur l'opposition Marseillais / Parisiens ne fixanquent
pas : les mots qui d6signent ceux qui s'opposent i < nous >.

Ici il ne s'agit plus seulement de se reconnaitre dans des habinrdes
partag6es, mais contre d'autres. Ce qui pourrait facilement d6vier vers
un repli identitaire plus ou moins folklorique. L'absence totale de
chauvinisme cependant et les valeurs d6fendues par MSS font - nous
le verrons ci-dessous - que ce fort marqueur identitaire historique
qu'est l'opposition au centralisme constitue trn levier important pour
des propositions nouvelles.

l. 7. 3. Une fagon de pader
Mais le signe de reconnaissance le plus strr, c'est une certaine

fagon de parler. Nous n'aborderons pas ici le probldme de l'utilisauon
de l'occitan que nous traiterons en deuxidme partie.

Si certaines chansons sont entierement en provengal, la plupart
des chansons sont maioritairement en frangais (souvent en frangais
avec des passages en provengal) et nous voulons seulement esquisser



156

quelques particularit6s du frangais utilisd par MSS qui contribuent
aussi i cet < effet > d'identit6 marseillaise que nous essayons de
cemer.

Ce qui est remarquable dans ces textes de raggamuffin 6manant
d'une culture < urbaine ) et populaire et ciblant (sans racisrne
toutefois) essentiellement un public jeune, c'est que n,y apparait
pratiquement ni agot, ni vedan. Pas de signes - ou trds pe., - d,.rne
< langue de ieunes >, ou alors il s'agit de mots d6ji bien acclimat6s ou
g6n6ralis6s (< calculer )) par exemple), ni d'une soi-disant < langue des
banlieues >. Pas non plus d'insultes et peu de violence dans les
invectives. Nous reviendrons sur cette question dans la deuxidme
partie quand nous paderons du r6le d6volu i l'occitan, i son r6le
cryptique et identitaire dans les textes de MSS.

L'effet < marseillais > tient ici i la pr6sence d'dl6ments de frangais
tugional ou plut6t de mots et expressions tres usuels i Marseille et
imm6diatement identifi6s cofirme tels. Mais un balayage, m6me assez
rapide, de I'ensemble des textes montre que ces mots ne sont pas tres
nombreux, qu'on est souvent devant une langue assez standardis6e et
que les effets < m6ridionaux > tiennent massivement i l,introduction
du provengal, sur quoi nous reviendrons ci-dessous.

Les mots marseillais pr6sents sont d'usage courarit qu'il s'agisse
d'interjections poflctuant le discours (< mdfi ! > < boudi ! ,, ( v6 ,) l,
< bonne mdre > !) ou de lexdmes se d6marquant du frangais standard,
cofiune < minot D, ( papet >, < colldgue >, par exemple. A vrai dire, ils
sont peu nombreux mdme si certains port6s par un discours r6p6titif
reviennent r6gulidrement. C'est le cas de < pdbron ) et ( cono D :

Laisse les coaos et les p6brons derridre
Pas de mouligasses , que des boulegants qui sautent en fair !

mots bien identifiables et assez forts pour un Marseillais d6signant
aussi bien les ennemis < politiques > que les empdcheurs de danser en
rond, mais paftageaf,rt ce privildge avec d'autres mots plus
( nauonaux )) colrune < fachos > (selon le contexte) ou le mot ( rnec )),
non marqu6, lui, dans son s6mantisme, mais qu,on trouve tout au
long d'une chanson dans la structure cer me6 qil... oi le ddictique ar
marque la distance 6nonciative (< Connais-tu ces mecs ? >)

Quant i < mouligasse ), mot lui aussi bien connu des locuteurs
marseillais, il doit sa frdquence, semble-t-il, i. sa corr6lation avec
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< boul6guer >. Il renvoie i ce qu'on ne doit pas 6tre : il s'agrt de se
remuer, ce i quoi la musique et le MC s'emploient :

kur effet est foudroyant, i peine rentr6s dans foreille
tu bouldgues sur le champ

(d'ailleurs, le MC refuse de n xltatcher demnt des gens ads >).
En fait, i part quelques mots trds fr6quents et devenus de ce fait

cmbl6matiques (es mots ci-dessus en sont des exemples), il y L assez

peu de mots ( marseillais > dans lz pznie < frangaise D des text€s des
MSS. Evidernrnent, I y 

^, 
au moment oi ces textes sont dits ou

chant6s, l'accent, ce que l'6crit ne fait pas entendre, et qui est un signe
identitaire puissant, d'autant plus que les parties pad6es sont

nombreuses, les parties chant6es sur le rythme reggae effagant
davantage cet accent.

Cette pr6sence relativement faible des rnots < marseillais )) peut

faire r6fl6chir. Il est probable que cet 6tat de choses est i mettre efl
corr6lation avec le choix de l'occitan colrune autre langue

cl'expression i r6apprendre (< rcEprunds ton patois t). Un peu comme si

le frangais tigional - probablement utilis6 ( naturellement > - 6tait

surtout une sorte de marchepied vers l'occitan. Bien qu'il ne nous

paraisse pas possible de postuler un continuum frangais-occitan via le

/mngais ftgional, il est strr qu'on passe facilement de < boul6guer > (FR)

ri < boulegants >, d6ie provengalis6, de la m6rne fagon qu'il est
rclativement facile d'identifier les mots ( brancat )) et ( cablat >

calqu6s sur le frangais < branch6 >. Et on comprend qu'il soit
important que certains ( passages > aient I'air simples et naturels dans
I'optique d'un apprentissage qui doit 6ue montr6 corrune facile et
f-aisable. Nous y reviendrons.

Une chanson cependant fait exception, c'est < Volent > de l'album
Parla panis, chanson bilingue dans laquelle Jali, dans la partie
l'rangaise, explique trds p6dagogiquement le sens des mots < violent >

ct < m6chant > i Marseille :

A Marseille, ces adiectifs sont emPloyds tout le temPs
Pour d6signer quelque chose de fort et dimportant
.Boire un perroquet padant i fld6al, c'est m6chant,
Manger liaioli le vendredi en famille, c'est violent
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pr6venant en somme l'auditeur non marseillais qu'il y a une fagon de
pader particulidre i cette ville, ce que l'intedocuteur ne peut manquer
de savoir. Ici le groupe revendique cette particularit6 comme sienne.

La plupart du temps cependant, l'effet < couleur locale > du
langage qui r6sulte des emplois lexicaux r6gionaux - m6me s'il
participe i la construction d'une identitd marseillaise - ne semble pas
particulidrement travaill6. L'usap du frangais parait conficrme i
l'origine geographique du groupe mais ne semble pas < forcde >.

En somme, si Marseille est bien le ceur, ou plut6t la base - dans
tous les sens du teme - d'une identitd reconstruite et proposde par le
tnvajl des MSS, ce n'est pas d'une identit6 repli6e sur des valeurs
vaguement folldoriques, dont les marqueurs seraient ces signes autour
desquels on se retrouve ( spontandment )), c'est de quelque chose de
plus complexe qui, tout en s'appropriant tous ces 6l6ments de
reconnaissance imm6diate, les ddpasse largement.

1. 2. Une identit6 nouvelle : Marseille- ville multiculnrrelle en crise

t. 2. 1. Une ville en crise
En effet, si MSS s'en tenait i ces << signes marseillais >, on pourrait

tr.ouver ses textes plaisants mais de peu de cons6quence. Il n'en est
flen et

danser n'emp€che pas de penser

ni d'affronter la ftalitf. d'une Marseille moins riante, moins facile i
vivre et touch6e par la crise.

C'est ainsi que le groupe entend bien prendre parti dans la gestion
de la cit6. En 1993, dans l'album Cbourmo d il ne se prive pas
d'apostropher le maire d'un moment pour lui demander des bus qui
roulent la nuit (< Bus de nuit > ) :

De-andons i Vigouroux et aux 6lus de la mairie
Que les bus roulent, roulent, roulent, roulent toute la nuit

se faisant Ie porte-parole de ceux qui

avec un minimrrm dargent veulent bouger toutes les nuits
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ct ironisant sur cette vtlle < qui se dit 6trc an beu prupondirant, la cEitah du
Midi > mais oi, aprds onze heures, plus aucun bus ne roule et oi, de
toute fagon, le ticket est e huit francs, ce qui est <t du mcke4 du wl
qualifi >.

L'image de Marseille se complique. La ville est en crise cornme la
r6gion imm6diate dans laquelle elle est ins6r6e. Une culture est en
perdition : la culture ouvridre. C'est ainsi que le groupe d6plore la
disparition des m6tallos des chantiers navals de La Ciotat dans une de
ses chansons les plus percutantes, dont le refuain : < Ilfaut des nitallos,
noins de pddabs n n'est pas seulement facdtieux. ks m6tallos, < il1 en
auait pbin la atlh / quand il 1 aaait du boubt t (< Metallo >>, Commando

[ada). Ou encore :

Qu'ont-ils fait i ma vine ? (...)
C'6tait un coin tranquille / un paradis au bord de I'eau
Tout parait immobile / plus de gnres / plus de bateaux

k < ils > qui renvoie i < ces mecs D, aux politiciens d6sign6s
cornrne notoirement incompdtents dans de nombreuses chansons, va
trouver ici un r6f6rent un peu plus pr6cis et dlargi :

A Toulon, i La Seyne, i Marseille, c'est aussi le mdme topo
Dans la foire europ6enne, on tient le stand des rigolos

Tout est dit, semble-t-il d'un combat < nord-sud >, d'une situation
gdopolitique pr6cise qui vient bien 6tayer la position anticentraliste
plus traditionnelle ;

Il parait que noEe richesse, c'est avant tout la m6t6o

On savait bien que < soleil > et < Marseille > rimaient mais ici la
musique est plus amdre. Si I'avenir qui s'ouvre d < nos minots >, c'est
d'Eve < plagistes ou de bosser cheqMc Do >, peut-Etre faudra-t-il aller dans
le nord oi il y a du boulot... Emigrer ? Marseille, une ville du Tiers-
Monde ?

Quels que soient les b6mols que nous puissions introduire dans
une analyse politique un peu sommaire, les politiciens, les < ils >, les
( ceux qui >, etc., apparaissent toujours corrune des magouilleurs, des
crapules ou des incomp6tents dont le proiet est destind i tromper et
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on peut dire que l'imagg de Marseille (et sa r6gion) qui se dessine peu
i peu est plus complexe que ce qui a 6t6 dit jusqu'alors.

1. 2. 2. Une identit6 multiculturelle
Un autre 6l6ment fondamental doit encore 6tre ajout6 i l'ensemble

de cette construction : le caractdre multiculturel de Marseille. La prise
en compte de cette diversit6 revendiqu6e et assum6e donne leur sens
global aux textes. PoupaJali l'annonce dans < Violent > :

Je tchatche pour les Frangais, je tchatche pour les Occitans
ks Africains, les Antillais et ceux du Moyen-Orient

Pas d'identit6 6troite comrne le confirme l'injonction :

Bouldgue-toi mon colldg:e
Bouldgue.toi mon colldgue, Marcel, Luigi, Youssef, Oleg

Impossible de penser qu'Oleg n'est li que pour la rime m6me si...
De toute fagon f importance de la diversitd est un des postulats de
MSS:

La cultura la troberas dins una mescla de diversitats

Cette revendication d'une identit6 m6lang6e se conjugue
parfaitement bien pour MSS avec le refus centralisateur et le boycott
des politiques cens6es en g6n6ral d6fendre l'Etat. Ainsi les < gens du
nord > (assimil6s ?) ne comprennent rien

Ils se la jouent lib6r6e / ils parlent racisme
et puis fratemit6 / Et viennent te demander;
<< Comment faites-vous pour supporter
Une 6quipe ori il y tant de joueurs 6trangers > ?

et, d'autre part, tous tiennent des discours/pidges qui - c'est la thdse
de MSS - augmentent les difficult6s intercommunautaires au lieu de
les apaiser. Impossible de croire aux promesses politiques :

.Qu'on nous foute la paix, c'est tout

La chanson < Connais-tu ces mecs ? > 6crite en 1991 t6moigne
bien de ce ress€e qui s'effectue dans le discours de MSS entre un
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discours marseillais < traditionnel > anticentralisateur, dirigd contre un
titat qui lgnore le Sud

La France est urr pays m€gdomane

ct une analyse politique violente des hommes au pouvoir ne faisant
rien pour la jeunesse ni pour ses immigr6s et s'en mettant plein les
poches

Ir vote d6s immigr€s / deuxidme g6n6ration

Joker pour fairc gagner fElys6e ou Matignon

Se dessine donc peu i peu une identit6 nouvelle prenant racine
dans la culture locale et unissant tous ceux qui se trouvent li :

Es la cultura terradorenca qui fa si semblar lei gens

Reste i t{ouver une anne politique pour boul6guer tout le monde :
ce sera la langue occitane.

Si les chansons de MSS affirment une identitd marseillaise, elles
inscrivent Marseille dans un ensemble plus vaste : l'Occitanie.
l,'affirmation identitaire marseillaise passait par l^ r6activation-
actualisation de st6r6otypes dans lesquels I'auditeur marseillais peut se
reconnaitre de fagon imm6diate. Pour ce qui est de l'identit6 occitane
rrous avons affaire i un processus de (re)construction qui ne s'appuie
pas sur une ftalit' contemporaine immddiate mais qui est
programmatique. Il s'agSt de pmpovr une identit6. Cette identit6 passe
cl'abord par I'utilisation d'une langue : l'occitan. Mais l'utilisation de
cette langue n'a)7arftpas de soi (on ne pade pas occitan i Marseille), la
construction identitaire ndcessite tout un processus de justificauon
qui se fonde sur un ancrz;ge historique et politique.

ks instruments rh6toriques mis en cuvre sont i la fois la citation,
la r6f6rence (argtrments d'autorite) ainsi que la mise en pratique
(d6monstration). Programmatique, I'entreprise de MSS se veut
p6dagogique puisqu'il s'agit d'inciter I'auditeur i. fure sienne cette
identit6 propos6e.
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2. Reggae et Occianie - Invention dun nouveeu genre : le
trobamuffin

k genre musical dans lequel s'inscrit MSS est le ragamuffin,
prosodie rap sur un rfthme re$aq et dont le lieu d'origine est la
Jamarque. MSS investit ce genre pour faire du raggamuffin un
instrument identitaire occitan.

Laft,filrcnceiamncane est pr6sente :

Cette folie pour nous a commenc6 il y a des ann6es / En &outant le type
qrion appelait Bob Madey / (..) Cest enJamaique que cette musique est
n6e (< Tafanari >, Cbomo 11

Mais est sugdrde 6galement une origine autochtone du ragga :

Nos anc6tres qui n'avaient froid ni aux yeux ni aux pieds, /Pour
boul6guer n'ont pas attendu le reggae / Molon de styles, de fagons en
h6ritage, ils ont laiss6. / La ragga tradition c'est le chainon qui nous
manquait. (< On danse le palpmhfu >, Annanfu Fafu)

La mystique rastafarienne propre au reggae et reprise par le nga.
est dvacude mais on trouve des traces d'une mystique occitane
cathare :

je suis le demier des patarins / Cest wai qu'avec moi Dieu ne fait pas le
mafin / Bogomile, Bogo 2000, je t'e4pliquerai tout 9a demain (< Vetz
T. >, Cho*tmo !1t

mdme si elle reste crypt6e (et serait i expliquer).
Si la forme raga est importde, elle est remotiv6e coflune vdhicule

d'un discours identiaire occitan (avec pour moddle littdraire et
musical l'art des troubadours), oi le < tchatcheur > se revendique
conune < troubadour )) sur le moddle du MC (voir n Tmubadour Jali t
darrs < Quand le sound est bon >, Commando Fada).

Cette remotivation donne naissance i un nouveau genre : le
< trobamuffin > :

Mescla de trobador e de raggamufEn / Dedi$ la plaga arriva le
trobmuffin (< [,o trobar reven >, Choutto I
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La langue choisie est l'occitan, et l2 forrne raga acquiert en
quelque sorte une fonction p6dagogique :

Le teroir c'est aussi des sonoritds / Ton patois la lmgue que tu vieos

patler / Ma fagon Pour te lt4pliquer c'est le reggae (< Qumd le sormd

est bon >, Coananfu Fafu)

Faire du ragamuffin est une manidre de faire passer une langue

qui ne va pas de soi.

2. 1. Ic choix de l'occitan comme langue identitaire

ks chansons de MSS sont 6crites environ pour un tiers

uniquement en frangais, pour Lln tiers uniquement en occitan' et pour

un tiers en frangais et occitan altem6s' k choix de l'occitan ne

correspond pas a urie r6alit6 linguistique locale mais e un choix. Une

interview de Tatou (LAfich4 no17) 6claire bien cette prise de

position:

Toi et moi on pade frangais mais on oe sait pas pourquoi. Cest iuste
parce qu'on est nris ici. On n'a ancune raison de pder occitotl : m6mc i

M"tt ill., mon crEmier pade frangais t Donc si ie parle occitan, Cest

par vouloir, Cest obligatoircment une rccherche. Je d€cide de

parler occitan' Quand on n'e plus que der languee dEtaq des

languee conventionn6es, on eit obligd de les d6truire. Cest pour 9a
que les gens du Nord ont 6t6 forc6s de pader vedan, pour ne plus se

...rir au ftangais. Sinon au bout d'un mommt tu te dis < c'est pas ma

langue I Cest pas possible que ma langue soit la m€me que cclle de

Pasqua ! > Deux solutions dors : soit otr a une autre culture 5616 11 6ain

- cornme i'ai la chance de favoir avec POccitanie - et on s'y retranche ;
soit pour x raisoas historiques, on n'a pas cette chance et oa casse la

langne, en utilisant le verlan ou targot (ie sodign)

I-e choix de l'occitan se fait en r6action contre le frangais, langue

de l'Etat centrdiste. Il est pr6sent6. par MSS comme une langue i la

fbis identitaire et v6hiculaire.
Identitaire parce que l'occitan pour les MSS a la m6me foncbon

identitaire que le vedan pour les raPpeurs du nord de la France'
Il a de plus une fonction cryptique corrrne cela appanit dans la

t;lranson << PaAzpatois D :
1 (( pxlerins > et < Bogomiles )) : oom des cathales dltdie et de Bulgarie.
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Pada patois que Babilona entendta pas /(..)/ Dedins Mmsilha pada
patois/ E per Tolosa pada patois/ De Nissa i Lemotges tambeo parla
patois / e mem a Paris raga te fau padar patois

Il s'agit de parler patois (nous discuterons plus loin de ces telmes
pour d6signer la langue) pour ne pas se faire comprendre de Paris, et
pour se faire comprendre au sein de ses pairs occitans.

Par ailleurs, l'occitan est congu - i la diff6rence du frangais -
corrune une langue intercommunzutaite, une sorte d'esperanto, une
langue utopique pourrait-on dire.

En Frmce une langue unique nous est impos6e / ga emp&he les gens
d6l"rgt leurs id6es / Drdler commrmiquer avec leur voisin de piler /
De se mettre i la portee des autres commuoaut6s (< Trobador >,
Chomro !1

Mais i partir du moment of le public, en fait, ne cornprend pas
l'occitan, une stratdgie est mise en place pour que la cr6ation
( prenne >. Strat6gie en deux ternps : un ternps pour justifier
l'Occitanie et lui donner des garants (c'est une ddmarche d'intellectuel
id6ologue) et un temps pour prouver que cette culture correspond i
la ftalit| du public marseillais (une d6marche pour populariser
l'Occitanie).

2. 2. L'Occitanie : des troubadours aux Fabulous Troubadours -
caution

Cette identit6 occitane propos6e se construit en r6f6rence i deux
p6les : un p6le-origine pres.'g"eux (a tradition des troubadours) et un
p6le contemporain (e courant n6o-occitan) qui s'apparente a un
courant intemationaliste (intemationale occitane) qui permet de faire
poids (selon le principe : < I'union fait la force >) face au centralisme
6tatique repr6sent6 par Paris.

k premier morceau du premier album s'intinrle < Ara lo ffobar es
dins la dansa > (< Maintenant l'art des troubadours est dans la
danse >). En 6pigraphe au deuxidme album se trouve un podme
d'Amaud de Maruelh 6crit en occitan et la chanson-titre
< Commarrdo Fada > affirme : ( on teut des da zes et du tmbar t Dans le
troisidme album on trouve la chanson-programme : < l,o trobar
reven )). MSS affirme donc clairement participer i. la renaissance du
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tmbar, l'art des troubadours. Cette affirmation s'accornpagne d'une
mise en pratique.

Tout d'abord par le choix d'une graphie occitane plus proche de
celle des troubadours et non de la graphie provengale (celle de
Mistral). k poEme en 6pigraphe au deuxidme album sert donc i la
fois de moddle et de garant auquel on peut confronter les chansons
de MSS dcrites en occitan.

Ensuite dans les thdmes abord6s. ks podmes des troubadours
dtaient de deux sortes : les chansons d'amour (canlon) et les podmes
pol6miques ou satiriques (inates). Cette th6matique double est
affirrrrle par MSS (dans les chansons prograrnmatiques) et mise en
pratique. En effet, les chansons de MSS se Partagent entre les
chansons l6geres dans la tradition de la cangon et les chansons
politiques dans la tradition du innntes, et ceci aussi bien pour les

chansons en frangais que pour les chansons en occitan.
Par ailleurs, certaines chansons en occitan de MSS s'inscrivent

dans la tradition de la cangon par leur th6matique mais 6galement par
leur 6cdture formelle. En effet, on y retrouve en strophe finale un
envoi qui s'apparente dlz tonada de la cangon des troubadours, c'est-i-
dire une adresse au destinataire de la chanson : ami, femme aim6e, ou
la chanson elle-m6me. La chanson < Solelhadis > dans Connando Fada
est particulidrement repr6sentative de cette reprise formelle :

Vai, Reggae, vola I Vola coma una abilha !
Vai trobar ma don4 rintra dins son arrilhx I

U dire que le soleri es aqui i fesperar,
E que, per ela, lo Mossu totiom cantari.

Egalement dans < lo reggae es mon companh > :

M'enamant au Port Viilh, f ai fach4

A ma dona trista, pensant

Per que sabi que lo reggae marcha

Portant lei caressas de son amant.

S'inscrivant dans la continuit6 d'une pratique litt6raire troubadour,
le MSS se fait p6dagogue. Ainsi la chanson < lo trobar reven > dans
I'album Choumo / est un cours de po6sie troubadour of sont
pr6sent6s les thdmes et les genres (cangon, sinmtes) du tmbar.

Sirventes per cridar o cangoo per cdiohat
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Sur la pochette, un lexique explique les terrnes techniques'

Enfin, cette mise en pt"tlq. p"tse 6galementpatb musique' On

trouve des emprunts i de la musique traditionnelle provengale ou

occitane i I'intlrieur de rnorceau (< Ara lo trobar es dins la dansa >,

< Violent r), entre deux morceaux (i la fin de Park patois) oY *

introduction corrune dans < Canon es Canon > oi l'on entend les

tambourinaires de Gemenos' La chanson <Jompa v6> est Pour sa

p,at zdaptle d'un rythme ga.scon' Manidre d'affrrmer et de pratiquer

,rne com-.-aut6 de culture occitane.
Par ailleurs, MSS s'inscrit dans le courant conternporain n6o-

occitan
La gande r6f6rence, citde plusieurs fois. dans les trois albums' et i

qui le iremief est d6did, est l'id6ologue occitan F6lix Marcel Castan.
' prris viennent Claude Sicre et les Fabulous Troubadours (groupe

nga de Toulouse), cit6s plusieurs fois dans les deux premiers

albums.
Enfin sont cit6s un certain nombre de groupes de la mdrne zone

geographique occitane (voir < Violent >>)'

Fin)es MSS s,inscrivent dans le coufant de la < ligne Imaginot >

lcite aans <Trobador >>, Chourwo), concept mis en place.par Qyde
iicre des Fabulous Troubadours, qui dessine une zone geographique

g,o,,omododeBordeauxiTurinetquiSeveutuncreusetculnrrel
en r6sistance contre le centralisme'

2. 3. Popularisation de la langue occiune

On trouve ffois termes pour ddsigner la langue occitane : occitan'

pmaengat etPatois.
' I-n pmaingalcorune norn de langue est assez peu utilis6, il n'y.a que

deux occurrences sur l'ensemble des trois albums. < Provengal > est

avant tout utilis6 comme ethnonyme et surtout pour la rime :

r67

La dialectique occitan-patois est int6ressante' On ne trouve le

terme occitanq.r. d..t* fois dans des textes frangais :

ga se tchatche en angtais, occitan ou ftangais (<Regg* fadoli>' PoIa

?arois)
on leur parle occitan / Elles trouvent 9a tris 6rotique (< Marseillais >'

ConnaafuFafu)

La premidre occurrence place la langue en position de < grande

lanzue > intemationale au *ernt titre que le frangais ou I'anglais ; il

r'd;; J!i^tt..l'id6e de l'occitan conune langue r6gionale'.

Dans la seconde occuffence' c'est la seule fois oi est donn6 un

qrrJirctf a la hngue occitane : < 6rotique >' dans la m€me lignde que

< hs Pmaencatx roo, o,o*-' (et chauds)' i'Jne manidre de populariser la

langue occitane' ' :an )) sont dans les textes
Ifs autres occuffences du terme ( occrt

6crits en occitan, ainsi que dans le textg bllgS.ue < Occitan 1.",t9o"
nil"(cor*ordo'-fodd o'1 I'ott trouve i la fois les termes ocfltan et
';;;t.E;" 

tous'les'autres textes en frangais' on trouve le terme

patois.
"*^ npeut dire plusieurs choses sur ce teflne < patois > D'une part'

,i p"r, d'" gen, prtl",tt occitan, personne.ne dit pader occitan' si on dit

.r"d", o.r""lque chose, c'est << le patois >' D'autre part' ce terrne
Y*'-- ' t- '' "--^-'i 

"t 
d6signe une vari6t6 de langue minor6e' Ce

( pato$ > est pe'ora: 
,l 

"i ".ii ^ 
> vise deux

ieu didectique entre les deux termes ( Patol
f*t o'""1 p^rt, tdte prendre to"'"i"ntt que le patois, c'est de

l'occitan, c'est-i-dire 
''rne^tt "taie 

> langue ; et d;autre part' l6gi-timer le

terme ( patois > pour d6signer cette-langue' Il ne s'agit pas d imposer

un trlrc bizasefabriqut pi, a", intellectuels rnais tout simplement de

pader sa langue, ,J,' i"toit' .D6signer 
f ( occitan D par ( patois >

;;;, de leiopularistt' ta chanson < Occitan leigon n"1 > illustre

;ilil;";;;ii*;;* entreprise de popularisatiol. { 
effet, s'il

s'agt d'une legon d'occitan (et l'on ietrouve ici I'entreprise

iJ;^gogiq* de MSS), l'inionition ttt < reapprunds ton patois >'

I ncipit*as ), ce q* .t"pp"t" que c'est qY"t:::-:lt:^a;^ acia

connu, ( ton patols > oi le possessif insiste sur le fart que cette langue

;;; jjit cele^de l'interlocieur, elle fait partie de lui' elle est langue

ld"ntii"lr", il ne s'agit plus en fait que d'oser I'utiliser' MSS ne dit pas :

< apprends I'occitan >.

les Provengaux sont beaux (< A la comedia provengala >, Cho*mo !1

C'est letetmeoccitanplut6tqueceluidepmaengalquiestut i l isd
pour d6signer la langue'car pnwngat cgnngte le r6gionalisme (qui

,'"pp-.ttti pour MSS i trn nationalisme), alors quel'oceitan, cofiune

,rorrs l'"rrorr. montrd pr6c6demment' est une langue intemationale'
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Par ailleurs cette chanson pemet d'6tudier I'image de l'occitan
telle qu'elle est pr6sent6e par MSS.

L occitan y est prdsent6 cornme la langue du quotidien i lbppos6
du frangais (non nomm6), langue de l'6cole (i laquelle font r6f6rence
les termes < tableau noir >, < bon point D, ( mettre en r:urg >) et des
< discours gonflants >. L'occitan c'est la langue sociale pour fumer un
joing danser, sortir, draguer, aller i un match de foot, boire et
mangef.

Dans cette chanson est aussi sugg6r6e la simplicit6 forrnelle de la
langue, avec des traductions corrune :

Ultras c'est Ultras, Fanatics Fanatics
ks Winners, lei Winners2, tu vois c'est tris pratique.
(..)
Rotge c'est rouge, le blanc c'est lo blanc

L'occitan donc, c'est du patois, et ga n'est pas difficile i pader.
Mais la mdthode p6dagogique de MSS vise aussi i modifier le

frangais en l'ins6minant avec des mots occitans.
On peut supposer que le public ne comprend pas les paroles des

chansons 6crites enti8rernent en occitan. Une fagon de populariser la
langue occitane est d'htroduire des mots ou des passages en occitan
dans les chansons en frangais en pratiquant l'altemance codique.
M€me si cette pratique reste minoritaire, on trouve quand m6me
quelques exemples significatifs. Plusieurs proc6d6s sont utilis6s :

on veut des dames et du trobar (< Commando Fada >)

Ce mot trcbar, qv'on trouve massivement dans les textes occitans,
est ici utilis6 tel quel sans explication ni traduction dans un texte en
frangais, ce qui suppose qu'il est irnmddiatement compr6hensible.

ne fais pas le morre

L'introduction de la chanson est en occitan :-fapas lo monz puis la
chanson d6marre avec repdse de la m6me phrase selon une syntaxe
frangaise (n6gtion disiointe) mais en gardant le mot occitan mom

' < Ultras > et < Wi:nners > sont les noms des deux plus graods groupes de suppoften
du club de footbdllocd,LOlympique de Marseille (OM).
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non traduit. Cette phrase,6tant le refrain, permet la m6morisation du

teflne.

A la rasbalha / R^ga il fnrt te boul6guer car nous ietons maintenant les

mots i la vol6e

Ici I'expression occitane a k msbaha est traduite quasiment tout de

suite aprds par d la wlie. P.;EpltEe tout au long du morceau, elle est

facilement m6morisable.

Canti, cantas, canta, cantam (, C*4 as, a >, Paia patok)

Faut-il voir ici un paradigme de coniugaison ou comment

apprendre ses conjugaisons occitanes en chantant MSS (sur le moddle

latin de ( rosa, ros4 rosarn, etc. >) ?

ks chansons de MSS sont des chansons identitaires qu

fonctionnent sur la connivence marseillaise et sur la propositron

d'une identit6 utopique (sans lieu proPrq au sein d'une soci6t6

plurielle occitane. Cependant, il faut prendre garde i ne pas trop voir

ces chansons conune des textes militants, c'est-i-dire s'appesantir sur

le discours. Nous n'avons en effet consid6rd que les textes mais il y a

en Guvfe dans les chansons un travail artistique de tissage entre le

texte et la musique, oi les inserts de toutes sortes (voix chantfes ou

pad6es, emprunts musicaux) fonctionnent cornme autant de

mafqueurs id-entitaires qui ne sont plus de I'ordre du discours. Il faut

aussi replacer cela dans le contexte du sound yrten oi l'inionction i

bouger permet une appropriation par le colps des chansons (texte et

musique) et oi l'inionction i parler permet i chacun parmi le public

d'inscrire sa voix au sein des autres. I-a construction identitaire se fait

donc essentiellement par la paricipation.



RENCONTRE
LE RAP MARSEILI-AIS :

NOUVELLE GENERATION

Chdstelle Assef
Univetsit6 de Provence (Aix-Matseille I)



Nous rendons compte ici d'une rencontre avec trois jeunes

groupes de rap marseillais, pour tenter de rep6rer de nouvelles
tendances de ce style musical l,:atta.ch| i cette ville. La r6f6tence dans
ce domaine 6tant IAM, nous avons essaye de cemer quels rapports
enttetiennent ces jeunes avec lews ain6s : en quoi ce rap de la
nouvelle g6n6ration se rapptoche-t-il, au niveau th6matique,

rythmique et discursif, de celui d'IAM ?
Les trois gfoupes que nous prdsentons ici, < Rapas >>, << Puissance

Notd > et < Prodige Namor ), ont des histoires diff6tentes, tendent
compte de tendances divetses. Le premier est une formation
nouvelle, le second existe depuis huit ans et le troisidme a sord son
premiet maxi (45 touts vinyle de longue du6e) cette ann6e. Ils ont
donc des degr6s d'implication divets dans la musique selon qu'ils
corrunencent ou qu'ils ont d6ji accompli un certain parcorrs.

Pour chaque groupe, nous avons choisi un texte (e demier
morceau sorti au moment de I'enqu6te), qui servira chaque fois i
illustrer notre propos. Observe-t-on le traitement de thdmes
habituellement chers au rap cornme la violence urbaine ou le < bad
boy > de Marseille, ou i I'invene, traite-t-on de thdmes nouveaux ?

Quelles sont les marques linguistiques r6currentes et repr6sentatives
de chaque groupe, comment se mettent-ils en scdne dans leur
discours ? Est-ce que le pader marseillais est ft6quemment employ6 ?
Peut-on envisaget cet emploi corilne un sentiment fort
d'appattenance i la ville ?
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Les Rapas : sut les traces dfIAM

Le groupe

C'est le groupe le plus jeune de l'6nrde, la moyenne d'ige est de 14
ans. Il est compos6 de Momo (12 ans, alias < Double mot >, d'odgine
tunisienne), de Nasser (13 ans, alias < Mercenaire >, d'origine
alg6rienne) et de Said (15 ans, alias << Komodo >, d'odgine
comodenne). Trois danseurs (d'origine comorienne, tunisienne et
alg6denne) assurent la partie sc6nique. Le goupe est globalement du
quartier du Panier, dans le premier arondissement de Marseille.

La jeunesse du groupe peut se laisser entendre dans le jeu formel
autour de la phonie et de la graphie de son nom : tapace / as du tap.

Les trois jeunes ont cornmenc6 i rapper il y a 4 ans et travaillent
ensemble depuis 5 mois.

Dans leurs textes, ils 6crivent ce qutils vivent au quotidien, et
chantent scrupuleusement la patie qu'ils 6crivent. Ils se situent
socialement cofirme des midiateurt : ils viennent d'un milieu social
moyen. Comme dit Komodo : < les riches ne voient pas les pauvres,
les pauvres ne voient pas les riches. Nous, on est entre les deux, on
observe >.

Ils se r6unissent r6gulidrement i la Maison de quatier du Panier
(e mercredi apds l'6cole et le samedi) et travaillent avec un animateur
qui fait office de manager et qui a eu lld6e de gtouper ces trois
talents. Il les aide i l'6criture mais n'6crit pas lui-m6me. Seul Momo
fait ga pour le plaisir, les autres espdrent faire caridre. Komodo a d6ji
un ( posse > d'une dizane de personnes.

Les jeunes s'inspLent du groupe < NTM > ainsi que de la Fonky
Family, du Troisidme Oeil et d'Uptown, les trois demiers groupes
cit6s 6tant des groupes de rap de Marseille.
Ils portent un interGt i la NewJac\ un courant musical d6riv6 du rap
mais plus < chant6 )). IAM est 6galement cit6 mais leur musique nrest
pas utiJis6e comme toile de fond aux mofceaux. La mison invoqu6c
est qu'IAM s'inspire d6ji de rap am6ricain. S'inspirer d'IAM sirait
donc se mettre en retard.

Si I'on examine le lexique des textes, il n'y a pas beaucoup de mots
atabes (un seul r6pertod6) et quelques emplois de pader matseillais.
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Les textes

Nous avons lu deux textes. Le premiet, <J'deale du son> (voit
I'annexe nol), est I'une des premieres compositions du groupe. Le
texte est court. Nous pouvons notet I'emploi de quelques mots de
pader marseillais : ( trompette D (beau patleur), < mythonn6 >
(construit sut < mythomane >). A noter 6galement un emploi de vieil
atgot fuangais (< cond6s >), dont I'usage ne reste vivace qu'i Marseille.
Ces mots connotent, pour un Mameillais, I'origine matseillaise.

Si I'on s'attache au message v6hicul6 par le texte, on constate une
attitude de contestation par rapPort aux repr6sentants de I'ordre,
assoftie d'un comportement revendicatif < anti flics > et un c6t6
< mauvais gargon marseillais > i (je ne sais pas /ani fus kiph, je n'aime
pas let cotdit >>.

Par ailleurs, on note aussi un fort sentiment d'aPPaftenance au
quartiet du Panier et i Marseille (< l'6v6ch6 > renvoie au commissariat
cenftal situ6 au Paniet, ce qui est parfaitem.ttl illlslligible pout un
Marseillais mais pas pour tout le monde).

Dans < L'6chec > (annexe no2), le demier texte 6cdt i l'6poque de
I'enqu6te, une 6volution est tematquable au niveau de la forme : il est
plus long et travaill6 que <J'deale du son >.

Pout ce qui est du fond, on sent une influence importante de
I'album solo d'Akhenaton (Mdtiqrc et Mal),I'un des leadets d'IAM.
Dans ce texte, les Rapas patlent encore de I'opposition flics-
d6linquants. Le message envoy6 est positif. Toujours entre ceux qui
subissent le malaise et ceux qui le sanctionnent (< les cond6s >), le
groupe s'inscrit dans une dynamique ambitieuse : < donner la contre-
peuf D.

Le texte joue avec les mots, jeu s6mantique avec une d6clinaison
de termes de couleurs, jeu phonique de type patonymique (nat/ nate)
et homonymique (rapalrEP^n). Ces jeux attestent d'une maitrise du
code linguistique.
C'est aussi la premidre fois qu'apparait un mot arabe dans l'expression
< faire la hass > qui signifie < faire du zdle > et qui fonctionne cofiune
un marquage identitaLe. On trouve un mot de pader matseillais
( canard > (< suivew passif>).

L'emprunt fait i IAM par le biais du phras6 (le d6coupage < solu-
tion > ressemble au phras6 de Shurik'n dans < Concept > tir6 du
premier album d'IAM De laphilte Mars), des thdmes et des textes est



Le groupe

Deplis, il a.subi quelques modifications. Il est comporj j-t,lr.*u

1.y"l".de cinq membres: le leader est Fahar, Ar^, irCroy M;;."
(< le labydnthe fou >), Hassad, Aladin, Atemix et Ibrahim. Lamoyenne d'ige, plus 6lev6e que celle des Rapas, est de 17 ans et demi.
Ils ont sortileur premier Maxi en automneiggT et ont aep prri.rpC
i une compilation de np en 1993.

Les textes s'orientent autour de ce que Fahar appelle
< I'underground > (musique de rue authentique) et 

"r.rto,_i'l 
du< bizness >. Leur rap est dit < hardcore >.

Les racines de leur rap restent le funk et ils slnspirent de rap
1-6:."l avec des groupes tels que Mobdeep et OJC. ptrrt ce qui esr
ju {omaine frangais,les groupes cit6s sont Solaar, N;"r,l;;&.,
les Xmen. IAM est reconnu cotnme une valeur srire m6me siPuissance Nord opte porrr un mp totalement nouveau et plus egtessif.
- lrr rappeurs ftavaillent dani une structure professilnnelt"., i laFdche, ont un manager.i plein temps, Victor Mendy, le flre du
manager de la Fonky family.

Le gro'rF.e est trds impliqu6 dans le rap, Fahar estime < avoir un
T.yg. ifa:r.e passer )), ce.qui rappell. sensiblement < The _;r;"g.,
du Grandmaster Flash and the F,rio.r, Five, un retour aux sources
3:-" du rap, corrune 

t- -..t:1g. 
d'un malaise social. par 

"ili*r,Fahar est anv6 i, Marseille ) fage de 3 ans (il est comorr*) .;:.,textes ont I'ambition de < repr6senter Marseille >.
L'6criture se fait spontan6ment, sans imp6ratif particulier, i laFriche eu aillsurs, et tous les membre, a" $oup. e.ir.rrt.-f"

spectacle est ax6 sur eux, illl 
" 

pas de drnseurs]Leur rap s'oppose icelui qui est commercial 1R-6ciprok ou M6n6rik). L" r"p'p"riii.n-.rt
g6ndralement. mal pergu, sauf celui d'Assassin il 

"io*A,authentique. Ils onr un posse d'une rtizain. d. gro,rp., d. frglll._.
Gil...).
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important chez les 
\apas, qui considdrent ce groupe cofilme

r6ference incontournable.

Puissance Nord : le ( gangsta tap > i Matseille

177

| .es textes

< La vie en fouge > (annexe no3) est un texte long, i caractdre
apocalyptique (< le nath qxandje rors d.e mon cauchemar / Je rutre fuw sn
nondr oi entre frirvs on rc parit >), dont le titre rappelle celui de la
chanson d'Edith Piaf (r6f6rence fuonique au vu du fond, ce n'est plus
le rose i I'eau de rose mais le rouge sang). On obsewe :

- une utilisation du thdme de l'enfant qui veut 6tte un
homme avant I'heure et qu'on peut fapprocher du < Petit
frdre > du demier album d'IAM L'6coh du micm d'argent.
- une outrance verbale (utilisation des insultes, effets
d'accumulation : ( qui veulent t'6pouser te rouiller te
d6ponillff te toucher couler >) dans la d€nonciation du
quotidien pour mieux donner de I'intensit6 au message. Des
trois groupes, Puissance Nord est celui qui a le jeu de scdne
le plus agressif.
- I'image construite n'est plus celle d'un < bad boy >
marseillais mais plut6t un bad boy tendance gangsta rap
am6icatn dont les leaders sont Ice Cube, Ice tea, N\07A,
globalement des rappeus noirs. La revendication identitaire
ne se fait pas par rapport i Marseille mais par rapport aux
Etats-Unis. Ainsi, le quotidien 6voqu6 par Puissance Nord
fatt davantage penser aux rdglements de compte entre gangs
aux Etats-Unis qu'i la vie i Marseille :

<Je vois de I'h6moglobine que m6me la m6decine hallucine / i,u pas
besoin de voir des films je vois des mecs assassinent / des corps qui
sortent des vitrines / des signes dessinent pour qu'une personne sorte de
la foule avec un couteau sur la poitrine >.

Puissance Nord pade de < ghetto )) et fion pas de < quartier >, ce
qui va de pair avec une d6finition moins locale que celle de rappeur
marseillais. Les membres du groupe se construisent une image de
rappeurs noirs dans leur ghetto.

Prodige Namor: un rappeur ir plein temps

Le groupe

Le dernier groupe a sorti son premier maxi en avril demier,
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sponsoris6 par la DRAC et a fait sa ptemidre t6l6 i ( Captain Caf6>>
sur France 3. Il est compos6 de six personnes : Jean Mchel (ou
Namor, 23 tns), Said (25 ans), Farida (18 ans), Hernema (20 ans). I-es
deux derniers, Maiestik (25 ans) et Kadrn (27 ans) jouent aussi dans
un autre groupe, Soul Swing and Radical dont I'un des autres
membres est le frdre de Shurik'n, un des leaders d'IAM. Namot
occupe plusieus fonctions : il 6cdg nppe, produit et distribue. Les
auttes stocctrpent de la scdne. Ctest un cas de 6gure nettement
diff6rent des deux pr6c6dents. Namor est autonome et s'est d6ii
ptoduit dans des sound systems il y a 5 ans de cela. Il est i noter qufil
part^geajt ses scdnes avec IAM Soul Swing and Radical et Massilia
Sound System. Namor a abandonn6 ses 6tudes e! i pr6sen! il est
rappeur i plein temps. Pour y arriver, il sait que le style est trds
6volutif, qu'il faut innover et anticiper. Le Prodige Namor se r6unit
souvent pour tavailler.

Les textes du Prodige Namor sont au nornbre de 17 dont la moitid
est d6i; finie. Pout Namor, le rap fonctionne cornme un combat et
cornme le blues puisqu'il r6vdle des 6tats d'ime. Namor a eu quelques
ptobldmes dans le milieu du rap parce qu'il est un rappeur blanc et
que certains rappeurs cpnsidirent le rap cofilme une ( affafue de
Noirs >. Pour lui, le rap est une affaire de < soul >, une affaire d'ime.

De toute fagon, le mp est de plus en plus m6tiss6 parce que de
plus en plus d'amiti6s interethniques favodsent I'ariv6e de ce rap.

Namor ne patle pas de posse mais de < namomafia > c'est-i-dfue
d'amis coflrme Uptown, Soul Swing and Radicd qui sont issus de la
m6me g6n6ration que lui. NTM est qualifi6 < d'autre d6lfue > par
rapport i leuts prises de drogue et i leurs prises de paroles jugees
d6cevantes ilat6l6.

Le public de Ptodige Namor est constitu6 de la < racaille > locale
et des amateurs de rap : ( Il ne faut pas mettre la racaille de c6t6 mais
lui retircr ses ornidres >. Cornme les deux groupes pdc6dents, il
affirme son r6le de m6diateur : < il faut d6passer la situation
nombriliste. Le rappeur doit occuper une position de m6diateur entre
les 6v6nements et les gens D. La m6diation ne se fait pas de fagon
neutre : il y a une volont6 de changement, une perspective d'espoir.

Au niveau des gtoupes de r6f6rence chez Namor, Public Enerny
est cit6 pour la premidre fois. Le groupe existe depuis longtemps, il
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est connu notafirment pout son implication dans les actions de
Farakkan, leadet charismatique du mouvement Poru une Nation
Noire. ks autres groupes ne l'ont pas cit6. Cette << absence > peut
s'expliquer par le fait que les Rapas et Puissance Notd sont des
formations telativement nouvelles par raPPort i Prodige Namor. Il
s'agit donc de g6nerations diff6rentes et leurs go0ts musicaux nous
renseignent sut la p6riode oi ils ont commencd i mppet et sur la
mouvance musicale de l'6poque.

Les Rapas sont au d6but de leur carriere, et leur pt6f6rence va vets
la Fonky Family, qui est un gtouPe nouveau et connu par sa pt6sence
aux c6t6s d'Akhenaton dans < les Bad boys de Marseille >, titre trds
m6diatis6 au moment de l'6tude.

Puissance Nord est n6 avec la vague de Gangsta Rap et nous
retrouvons cette influence dans les textes du groupe.

Namor est le plus ancien dans le milieu du rap. Ses pr6f6rences
musicales corespondent i sa g6n6ration, et Public Enemy faisait
partie des valeurs s0tes avec un rap nomm6 < old school >, en
opposition avec les musiques plus r6centes.

Par rapport au rap frangais, Namot considdte Fabe comme une
valeur srire. Il respecte ar+si IAM et MC Solaar, qui sont ( en place ).

I* :.:gt marseillais le s6duit moins, le son nrest pas assez ( fat D,
pas assez fot. Il considire que les musiques actuelles sont ax6es sur
le son (techno, dance). Le son doit accrochet, la d6couverte du texte
se fait ensuite. Pour acctocher justement, Namot pr6fdre un son brut.

Les textes

< Bienvenue dans le ttaquenard > (annexe no4) est bien
6videmment le texte le plus construit et le plus long de l'6tude. D'une
part, parce que le maxi oi le titre figure est distribu6, ce qui constitue
un gage de qualit6, mais aussi parce que Namot est dans la musique
depuis longtemps et que cette pes6v6rance est i pt6sent Payante.

< Bienvenue dans le traquenatd > est donc un produit fini, abouti,
ori Namor pade de son parcours de rappeut. Il montre une
implication trds forte dans le tap qui le nourrit : << le tap est rnon
business / le np est un combat comme la vte / je boxe avec les mots
pouf assruef ma survle D.
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Dans la premidre partie, I'identit6 du tap tevendiqu6e par Namor
est < la voix des bas-fonds qui agresse / strictement hardcore >r, on
fetfouve un c6t6 < mauvais gargon > de Matseille mais mauvais gargon
lucide < qui ne tombe pas dans le traquenatd >, le piige tendu par les
m6dias et les flatteurs.

En faig il discr6dite le show biz en se fotgeant cette image du bad
boy de Marseille : (( tu veux m'acheter / tu vas pleurer ta mastercard r>,
avec le d6figement d'une expression familiire marseillaise ( tu vas
pleurer ta mite > (< tu vas regrettet >). Cette image du bad boy
marseillais est tenforc6e par I'emploi de patler marseillais (< les
mythos qui font les chauds >) mais surtout pat le reftain t6p6t6 huit
fois par Sard et qui fonctionne colrune un leitrnotiv trainant,
lancinant : < Repr6sente ma famille >. Cette fonction de
repr6sentation - de la < famille ) au sens large et de Mameille -
s'entend i la Frn de la chanson, au moment des sp6ciales d6dicaces:
< Marseille ma famille, pour tous les gargons dans la cit6 / dans les
quartiers >>. Les sources de son rap hardcore (non commercial et non
consensuel) se trouvent dans les quartiers et repr6sentent < le hip hop
suf ses gatdes >.

Celui qui 6coute est trrls souvent intelpell6 (< j'te le promets, tu vas
pleuret, tu connais, 6cor;te, tu transPires, tu testes, ouwe gtand les
yeux )), etc.) pout I'associet au discours et I'accrochet de manidre
intime.

C'est aussi d'une mise en garde dont il s'agit contre les < tenards >
flatteurs. Le ton adopt6 est assur6, vofue arrogant : < Namor le gargon
qui d6chire cornme il respire / c'est moi ta b6te nofue >. Ce qui
correspond aussi aux mises en scdne de soi trds narcissique classiquc
chez les rappeurs. Le ton contraste avec la solennit6 et la r6cusivit6
du reftain : le bad boy reste fiddle i ses id6aux.

La troisidme phase de la chanson d6bute srrr un emprunt fait I
IAM (<Je viens de Marseille > tir6 de I'album De k pknite Mar). Cetto
phase termine le parcours du rappeur. Namor a sa boite dc
distribution ) Paris d'ori < la succursale dans la capitale >. La motalo
Frnale tappelle la dimension affective du message : < je sais qui sont
mes amis / I'exp6rience forge I'esprit >.

A travers cette valorisation de Matseille, Prodige Namot propota
une t6flexion saine sur le statut de tappeur : le rap pefinet de viwq
son authenticit6 reste dans les quartien et non pas i la t6l6vision.

l8 l

Pour conclurc

On peut noter deux thdmes r6currents chez ces trois gtoupes : la
revendication d'une position de midiatezr, et la construltion d'orr.
image < bad boy de Marseille >.
Les << Bad Boys de Matseille ), c'est aussi un titre d'Akhenaton et de ra
Fonky Family. L'influence d'IAM ainsi que sa place en tant que
premler-gtoupe de rap marseillais perdue .h", ..r-noooeaux groupes
sous la forme de ftaces lingurstiques dans les textes ou d'emp-runrde
thdmes (comparer < L'Echec D i ( M6t6que et Mat > d'Akirenaton,
par exemple).

cette influence n'enferme pas les gfoupes, leurs regards restent
diff6rents sur les thdmes abord6s, le phras6 adopt6. IAM-semble avoir
enuain6 dans son sillage une pluralit6 de nouveaux groupes attirds par
la r6ussite de leurs ain6s mais aussi pr6occup6s par ia leur. Nous
faiso_ns- m;me I'hypothise qu'au d6bui du parcours, un groupe est

1ent6 .de_ faire un grand nombre d'emprund i IAM (comte i'.i, 1",

l"p"^r) Seulemeng plul c9 groupe travaille les textes 
"i 

,on style, plus
il s'affranchit de cette influence jusqu'i avoir un style propre. i.t"",
citerons volontiers lautonomie de puissance Nord ei pr;dlg. Namor.

La reldve semble dong assude, l'image du bad boy de Mlseille est
mise en avant et I'appatenance i Marseille clam6e haut et fort : le rap
marseillais revendique largement cet attachement i la yills. p'ailleurs,

1.r1. 
des jeunes rappeurs interog6s n'envisage de quitter \{26eille,

dont ils sont frers et qui d6frnit leur identit6.
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AITINEXE no 1

I'deale du son

J'sortais de la r6pdte du rap plein la t6te /
Les cond6s en civil de style tranquille m'ont pris Porrr une tompette/
M'ar6te me demande oi toucher labttette /

J'reldve la casquette hop t6te dtlte /
J'les rejette en leur disant que je ne sais pas ou ga se vend /

Je ne veux pas avoir de probldmes avec mes parents /
Interroget des enfants pour avoir des gtands je trouve gaaffolant /

J'ai mythonn6, j'ai pas balanc6les mecs de mon quatier /
Patce que je les connais /
Au pire c'est pareil, ici on est i Maneille /
Tout se fait pour I'oseille /

Reftain:

Qu6 passa fiston, j'deale du son, i'deale du son, j'deale que du bon son

Au quartier y'a pas de r6pit /
Je ne suis pas I'ami des kqpis /
Tu peux te demander pourquoi ie n'aime pas les cond6s /
Regarde la vie au quartier /
Le nombte de poteaux qui ont voulu d6lirer /
Et qui ont 6ni i leur ptemiet p6nitencier /
L'6v6ch6 une heute aprds direction le parquet /
Six jouts aprds entre quatre murs de b6ton /
Dans cette agglom6ration oi il y a des gens qui sont bons Pourtant /

Refrain

AITINEXE no2

L'6chec

Le noir n'a pas de pouvoit /
Le mat a voulu jouer aux 6checs /
Il a tout mis6 /
Il s'est faitmatet f
Il s'est fait gagnet /
Il est ruin6 /
Il a tout perdu /
Il n'y a plus dlssue /
MCme plus de solution /
Alors il ptend le mauvais c6t| /
Tout en train de voler, de sniffer, de se &oguer /
Et toutes ces mauvaises actions /
Sont en train de provoquer les cond6s /
Plus tard il se fait guinter puis iuger /
Et maintenant il est 6ctou6./

Refrain:
Echec etmat /
Echec etm^t /
Tu n'as plus la technique /
ni la ptatique /
Regarde lan6ue /
Elle est authentique /

Avec nous les rapaces /
Le rap passe /
Car il est de 16* classe /
Sans faire la hass /
'Iout en comptant sur notre race humaine /
On a la hane /
I"ais gaffe aux flemmards /
Car nous ne sofilmes pas des cnatds /
Qui bloquent sur leurs mates /
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Refrain

Ecoute cette critique /
Elle est orJignale /
\Jon, pas banale /
Dans les couloirs /
Js vois un espdce de mouchard /
En train de se piquet /
fqr regardes il est pr6t i craner /
D'ung overdose /
Tu le sais ga ne sent pas la rose /
lrJous voulons pas de dealer /
Pour causet ln mort f
f, n'importe quelle heure /
On exige 6tre des rappeurs /
Pouf te donner la contre-peur /

Refrain

ANNEXE no 3

La vie en rouge

k matin quand je sors de mon cauchemar /
je tentre dans un monde ori entte frdres on se punit /
plus de discipline envers ses frdres et toute sa farntlle /
le m6me veut 6tre un homme /
mais il ne sait pas que face aux hommes /
le m6me qui veut 6tte un homme /
n'est qu'un petit bonhomme /
je vois de I'h6moglobne /
que m6me la m6decine hallucine /
j'ai pas besoin de voir des films /
je vois des mecs assassinent /
des corps qui sortent des vitrines /
des signes dessinent /
pour qutune personne sorte de la foule avec un couteau sur la
poitrine/
je vois la vie en rouge /
tous les jours /
plus dtamour, dhumour et dans ma cour plus dtassurance /
dans tous les ghettos de province plus de paience f
et tous les gars tombent dans la malchance f
personne ne peut 6liminer les uois n6gros dans le business /
flinguent dans la place i coup de crasse oo d6phase chasse avec ma
clique efficace /
encore une fois je fais pas de cadeau dans le business /
jVeux fafue des sous /
un point c'est tout /
faut qu'tu niques tout largent passe avant tout /
trop de loups jaloux qui veulent te faire tomber dans le u:ou f
une corde attachl,e autour du cou /
et moi je nique tous les fils de putes de fumier /
des rus6s qui veulent t'6pouser te rouiller /
te d6pouiller te toucher couler /
chacun pour sa merde et Dieu pour tous /
dans cette ville ori les gens veulent se procurer du flouss /
negga ferme bien ta caisse caisse /
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le hip hop business /
je nique le monde et je fais confiance i personne /
seulement ma famille dans le hip hop business /
et mes propres amis.

ANNEXE no 4

Bienvenue dans le traquenard

J'attaque sur le son gargon mets le i fond /
pour le ptemier maxi de ma fondation /
donne le ton /
action la voix des bas-fonds qui t'agesse /
j'te I'ai d6fi dit dans ma d6mo /
passe i la caisse /
i. op .tt mon business depuis des ann6es d6ji le ptodige est li /
rien ne m'art6tera la mafia est avec moi /

ie ne tombe pas dans le traquenard /
continue d'y croire taffe tous les soirs cofiune des supetstats /
j'en ai rien i ... des plateaux t6l6 /
rien i carrer c'est dans les quartiets /
que je pt6f&e etre ePaul6 /
repr6sente le hip hop srrt ses gardes /
tu veux m'acheter j'te le promets /
tu vas pleurer ta mastetcard /
tu connais Namor strictement hatdcote /
i la vie la mort fat sur le uack /
sans piti6 fils /
6couie bien c'est le d6but de tes d6boires /
au tevoir est ptis qui croyait prendre dans le traquenard /

Reftain:
rept6sente ma famille (x 8)

Namot le gargon qui d6chire cofirme il respire /
tu transpires si ces mots te font souffrir /
vaut mieux que tu vires /
tu testes le flot de ma voix dans les parties /
pendant que les mythos qui font les chauds /
s'amusent i la poup6e Ba$ie /
ouvre gmod les yeux et dis-moi ce que tu vois /
le piige de tes illusions s'est tefetm6 sut toi /
frais les prodiges n'en font pas les frais /
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ne sois pas frustr6 garde la t6te froide /
on 6volue dans la ftaht6 /
trop de m6fiance pour qu'on me mette i I'amende /
trop de galire c'est la loi de I'offre et la demande /
tard tard petite star bienvenue dans le traquenard /
aujourd'hui c'est moi ta b6te nojte /

Reftain

je viens de Maneille porr que tu payes /
j'trouve ganormal /
alon je vole une succursale dans la capitale /
mop d'ann6es de travail dans le vide /
24 heues sut 24 speed maintenant j'suis lucide /
c'est moi qui d6cide /
reste ind6pendant dans le boogie down /
introduis le son de I'underground avec Uptown /
fiston maintenant j'aila monnaie le cash /
alors d6gge ou je te clash ta figxe /
de lich6s de tiches /
le rap est un combat pour la vie /
je boxe avec les mots afin de pouvoir assurer ma survie /
pas d'compromis de pfomesses an6anties /
je sais qui sont mes amis /
I'exp6rience forge I'esprit /
c'6tait la fin de mon histoirc i tous les renards /
bienvenue dans le traquenard /

Refrain

Marseille ma famtlle /
pour tous les mauvais gargons dans la ctt6. /
dans les quartiers /
Namomafia yeah /

PETITES TENTATI\IES DE SAMPLING
TEXTUEL DE RAP MARSEILI-AIS

Sur fond d'analyse th6matique
et r6f6tentielle

avec ltinterview dtlmhoteP,
membre du gtoupe IAM

Nicole Kouyalan
Universit6 de Toulouse Le Mirail



Pour la petite histoire

Faire du vnpling textuel, c'est peut-6tre un pari matseillais, sauf si
I'on se place sut le paramdtre du jeu. En fait, l'id6e est bien celleli:
d'un c6t6 < se la jouet linguistique > avec une analyse pr6alable de la
th6matique et des r6f6rences dans un colpus de textes rap marseillais ;
et de l'autre, < faire le duo en discutant D avec Imhotep (gtoupe IA\,f)
de ce travail-li, pr6cis6ment, et de ce qu'il en pense. Ensuite, il ne
reste qu'i sampler du mieux qu'on peut ces deux ensembles finis,
ftactionn6s, pour les articulet de fagon variable au gt6 de la
construction que I'on veut ardver i 6tablir. De plus, avec Irnhotep se
d6clarant cofirme < l'architecte du son du groupe IAM >>, nous
solnmes rassur6s : nous voili bel et bien embarqu6s dans la tentative
d'une activit6 d'un type nouveau, notre fameux < sampling textuel >,
oi le son/parole se substitue aux id6es, aux cornmentafues, i I'analyse
et i tout le reste porrr cause de m6diatisation par le papier. Cette
approche peut paraitre simpliste et extr6me i la fois, ce qui est vrai, et
nous r6sumerons en disant qu'elle est de nature exp6rimentale.

Le corpus 6tait constitu6 de six albums, class6s de 1 i 6 pour des
raisons de commodit6:

Album 1
Album 2
Album 3
Album 4

Quartiers Nord, Basilic ilstinct
Massilia Sound System, Cho*rruo !
Massilia Sound System, Parh panis
Massilia Sound System, Connadofafu
Akhenaton, Mitique et natAlbum 5 :
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Album 6 : IAM, L'hole du ninr d,argent

Au-total 77 titres pour les chansons exclusivement en frangais. un
ensemble en d6finitive assez dense pour s'occuper de thinatique et
referencei lexicales. ces dernidres ont 6t6 relevies apris plusieurs
lectures attentives du colpus ; il faut les consid6r"t .o*. des fils
d'Adane pour s'y retrouver dans ce d6dale s6mantiquement trds riche.
En plus de ces r6f6rences, au-deli la rythmique caract6ristique du rap,

il_fau!-_avoir i I'esprit la vie politique, 6ionomique et sociale de
Marseille, de la France et d'ailleurs, le grand partage communautafue,
ethnique, lsligieux et linguistique propremenimarseillais, sur fond de
t6alisme 6conomico-social tiss6 d'urbanisme et de rappotts de fotces
de tous or&es. Quant au groupe, il pade de lui-m6me sans probldme,
se cite et repade encore : de toi, de moi, de vous, de nous ei revient i
lui.

-. 
L9 sampling sonore se superpose ainsi au sampling social, c'est-i-

dire i ces ffanches de vie pt6lev6es chez toi, chei 
-Ji, 

.h., nous et
< coll6es > dans les textes. ceci est particuli&ement visible chez IAM
et Akhenaton. Il 6tait donc bienvenu de rencont'er Imhotep, pour
boucler la boucle, en revenant sur le groupe/auteur et pour ru 

"rr"i,cette sorte de mfuoit textuel.

Imhotep et le sampling textuel

Sampling textuel ! Pour un architecte du son, l1d6e l,a amus6 et
l'analyse int6ress6 et 6tonn6 :

- Janaitje nbuah imagini Erc l,onpo,aait din tott ga dans ,,os tcxter mab c,est
ttper ! ptandje yair h raconter atx ailrcs, ils aont dtn slrlrfu !
l-e np, tn tais, c'ut lAJiqrc !
- Oui, je l'ai vu dans les texres, I Afrique de I'esclavage, de l'6migration et
de la nostalgie.
- Posr moi b dr rap, c'e$ comme b griots. Cbtt urdi, c'l'rt pat h m6ne
bgiqtc, e'ut pat la mimc ncbdqrc, c,ut pas le-n6nc dinotn, mah b mhanitmc
e'ut parcil. 

lar dh qr'i\ a rythae c,ut dn r@, fuae ga eirte dcpttis ta adt des
h@s enAfiqte.

. I* ."! n'est pas seulement une musique urbaine, de gheno (terme
f5n1 du corpus), de cit6, elle va cheriher beaucoup pius loin dans
I'histoire de nos soci€t€s passdes et pr6sentes.

193

- Cc t'est pas qrc ga. Nots, on est ,tn pes cn httc nntn ja... Il1 a beattconp dc
chotes qtbn fait alec dcs mofi atglais mah tolt en ftstdnt attheilQta lc plrc
po$bb.

-Justement, "authentiques" : c'est quoi 6tre Marseillais ?

Marseille avec ses quartiers, son pader, son histoire marque
profond6ment ce rap qui en devient typique.

- IAM, c'est dtr rdp marctilloit nmmc tu petx nnntdtn fu rap dAtigtoa, tt
aat aoir h rap &t qaartier nord, dt cefin uilb, u uis ce qrc jc urx din ?. .. Tt uis
,i Marseilb, d tta et bien ,i Mantilh mime d tu r adfi deprt ltier mair tl as ilne
,nentaliti de miditerailen qti fait qu tu et d I'dise n pet fu partoil. Tt es
marseillah el tu perx fain dr mek marteillais. It fnt uitn ici et je peasc qn'na
gmrpe fu Pmis n pouraitjanahfain fu rap or fu mck mandllais

C'est vrai qu'aux c6t6s de l'Afrique souvent sn filigrane, le monde

m6diterran6en, lui, essaime de partout et directement avec ses

r6gtons, ses villes, ses langues, ses mythologies, ses histoires, ses
cultures et surtout sa cit6 vedette : Marseille, qui pade dans le rap
cofiune elle le fait dans ses rues, m€me si au d6part les producteurs
parisiens 6taient sceptiques i ce propos.

- ... Ata dibtat on et a es ils pex [des pressions]2 pou hw cerlaiw mots du
tocabilain mardllaiq il1 a longtenp... Tofi at dibtt, ib rorc ont dit q* "si
aou whqpasser b marebi national ilfail rapper aw n pu moins d'accent". . .Le
largage marsdllait il cst bien poarqtoi, parce qle tx J fttmxre! tottt b bardn
miditerranien. Par exenph on1 enploie der mofi araba qn je t'atrak jamais rrs.
Et r;j'6tair d Pdrir, je pmhrais 

'i lbnuers.

Cependant, cette identit6 matseillaise - pourtant trds forte -

n'affiche pas de vis6es h6g6moniques d'ordre linguistique (pr6sence
d'arabe, d'italien, d'espagnol, de portugais, de bambara) ou autre chez
IAM et Akhenaton. En revanche, pour un gfoupe comme Massilin
Sound System, le militantisme occitan est trds pr6sent.

Je ne sais pae daat hs pambs mah moi dats la mrciqn, / h .ftn f,tnt 4r'tlh ltt
uibnr mor ifuntiti.
. . ..CbcXmoi, h poie ett ouerte por tots cl jc ttit fauifilh natt f,tt

2 La question pos6e €tait : << Avez-vous crr rlcx lrrmrr,,rrr ,lr, lr lr*f rh vrr ;rtrdttr;*r1q1
pour utiliser un langage "politiqucmcrrt t'orr,r t" r r'

I Voir leur descriptif avec les exemples d'6nonc€s dans les annexes.
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Ainsi" contrairement i ce que les oreilles distraites de cerains
croient entendre chezlaplupat de ces groupes marseillais, il n'y a pas
d'appel i < R6volution >. ceites, la violJnce se retrouve dans le thdme
de la d6linquance (police, voyous, voleurs, racket, mafra, drogue...)
mais elle est racont6e et non pas exacerb6e. Beaucoup des sendnents
exprimds toument autow de l,amour, de I'amiti6, dJl'honneur et du
respect m6me si certaines des histoires de vieg sont dures. Il n,en
dem-errre pas moins que la paix, la s&6nit6 et la s6curit6 ponctuent
r6gulidrement les textes, en particulier ceux d'IAM et d'Akhenaton.

Finalement

Je voulais en venir i la question qui agitait ma curiosit6 depuis le
d6but de notre enftetien, i savoir:

- Si je devais r6sumer les textes d'lAM qui m,ont servi d,exemples, je
dirais que le "Je, c'est aussi vous',, c,est_i_dire que moi, je chanti pour
moi, pour raconter ma vie. ctst vraiment le refiet de I'iridividuel sirr te
collectif, ie ne chante p1s parce que je suis un romantique attard6... ou
que je suis un Don Quichotte. Il n,y a pas de ..don quichottisme,, dans
les textes, mais cela aurait pu l'€tre ?
-Oil, nla auaitpn l'6tn.

[cette. r6ponse, ffop courte, me laisse insatisfaite, et je reposerai la
question un peu plus tar{

- Donc, le "je,', c'est moi qui suis en quelque sorte votre parole... Vos
textes refl€tent ce que vous pensez communiquer dans lro, ih".rrorrr.
- te petn qrc tofie Jotme fu divotrs, qtt,il toit init ott pas, c,ett panil ponr let
hxtu, liet q* je ne sacbe pat nrrrrrrerrt nla fonAinn. Mat pan;t pon /a
muiq* : d tr ar ne grille dz nns bin nnpte, ga marcbe.
Porr hs tbimeq oz a tx qle c'itaient der thinu bietpricis comme tt ru at
nhais.

. Imhotep ne m'6claire gy,e trds peu dans sa r6ponse et si j,essaie de
mieyx comprendre, j'en d6duis qui u si les thdmes fonctionnent c,esr
qu'ils sont bien congus D, autrernent dit, qu'ils r6pondent i une
certaine v6rit6...Q).

Cherchant d'autres pr6cisions, je poursuis :
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- Dans votre 6criture, tu m'as dit que "c'itait la phrar mrcicab gi orinlail
la phrare textuclll', mais ces thimes, ce n'est pas pour rien qu'ils sont ll ?
Par exemple, pourquoi pader de la ville de Marseille?... ()u dc
mythologie et de mystiquea ?
- ... Ca nsort tutjotrs darc bt iateruicus d'acnrfur b iel nec l'htmor. Ta pu
to{ort aettn fu l'hmou fons la nligion par exazpb, y'at pat lodaut
inn@atibb.. . Panc qrc potr IAluI, c'ctt iapottnt fu Parhr dc m1$icisat lt n
sait pat i c'e$ i@ortnt pon h ptblic pant qr'm Fraao, on n jou qtarianl
janais & morceatx rlsliqrcs at rcas ilrid &r tctrzc. Il1 a fus motuarx ntl.rlio-
r1thohgiqm. .. Commc I'art fu rq et l'ai &t nmbat.

En effeq dans la majodt6 du colpus mais surtout pour LAnlc frt
nino dbrgefi etpovr Mitiqn et Mat,les grandes religions monoth6istes
(except6e judaique) sont mentionn6es dans leurs r6f6tences g6nctdes
(i Dieu, Satan, au Paradis, au Purgatoite...), avec, en patalldle, le
mythologie classique @rom6th6e, l'illiade) et celle plus r6cente sour
forme de contes de Tolkien.

Suite i ce cornmentaire, il est facile de deviner ce que j'allaie
demander:

- C'est parce que le rap est un combat ?
- Oli i ttt rterx, bfait fu parbr at nino tu pnrdr n certain potwir il la naailn
funt tu fiibw h micm, tu petx l'@panntcr tont ilait d dtr ncbrQttct th nabal,
Pou hk btatt tu combat awc telb technQu, dinrc qu n serait par analoglt d
L'6cole du micro d'argent.

Ici, Imhotep renoue le lien avec son engagement pacifiste qu'il
avait mentionn6 plus haut et que j'avais aussi not6 dans mon relw6 i
propos des th6matiques/r6f6rences sut les sentiments et sur la
violence. Le micto (texte et son) se tevendiquerait comme un
instrument d'information et de r6flexion, il semit donc investi i ce
titre d'une mission didactique auprds des jeunes g6n6rations qui
doivent se battre avec lew tate et leurs mots et non pas avec des
arrnes. Cela s'apprend dans certaines 6coles comme celle du mitm
d'atgent. On ne s'6tonne plus que cet album ut 6t6. 6lu < Album de
I'ann6e 97-98>>5 et que depuis sa sortie en 1997 son succris n'ait feit
qu'augmenter. Sans doute parce qu'il < colle >6 bien i la r6alit6 tclle
que se la repr6sentent les jeunes g6n6rations de nos gmndes villen,

a Idem
s Au MIDEM de 1998.
6 Nous retrouvons ici I'id6e de sampling.

3 Se reporter au document annexe pour des exemples.
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Dans ce sens, la popularit6 du rar peut aussi s'expliquer de la m6me
fagor. A ce niveau, des sp6cialistes de la question seraient plus i m€me
d'analyser ces ph6nomdnes qui puisent lew origine bien au deli du
simple univets musical.

Je teviens une demidre fois sur lld6e qui retient particuli&ement
mon attention et au sujet de laquelle je souhaitais connaifte l'avis
d'Imhotep:

- Est-ce que le fait de dire que le "ie, c'est aussi vous" te semble plut6t
juste ou pas ?
- Disons qr'cn tmte dlfuntifcation, c'e$ti-din qwad la pcrsomc qd est str scine
ranntc qteQu cbotc qrbn a dli expcriaenti or qrcQn chwe eheqqteQthn, ily
aJorateat ne ifuntfication ct qrc hi il pmh p* b pfilic et qt'il n poitionne
par rapport d ga.

Rialiti et identficatioz sont les deux parametres majerrs de ces
textes de tap. Marseille eri est une illustration des plus significatives
avec ses quaftiefs, son Padet, ses monuments ori toutes les
communaut6s se reconnaissent. De m6me que pour la vie
6conomique qui n'aborde dans les textes que le plus < connu ))
g6n6ralement par le grand public du rap : les classes
socioprofessionnelles (exception faite des professions lib6rales et
rurales) et celles concero6es par le ch6mage, le RMI, les assedic, etc.
avec bien d'auttes exemples i l'appui7. Ces paramdues, Imhotep les a
aussi mentionn6s d'une manidre ou d'une autre.

Pour r6sumet, je reformule une dernidre fois ma pens6e :

- Par exemple, pour un chanteur comme Cabrel, on a l'impression que le
"je", c'est vraiment lui, c'est son histoire qui n'appartient qu'i lui... C'est
la diff6rence avec le rap pour lequel justement il y a un pouvoir
d'identification trds fort: cela peut-6tre mon histoire, ton histoire, notre
histoire.

- Oui, et c'est ce qt'ott fdit et pas rctbmcnt dau b rap aois arcsi por toilet bt
perconnet qd urbil, c'ut aui letr hhtoin.

Que dite en conclusion ?

Que jlai voulu laisser i Imhotep la libert6 de r6pondre comme il
l'entendait i mes questions (non pr6par6es d'avance) pour garder la
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porte ouvefte i nos deux spontan6it6s, d'autant plus qu'il n'avait pas
6tE avefti qu'autour du pastis, la, conversadon serait d'ordre
s6mantico-linguistique. I,e reste tourne sur des constations de
ptemidre apptoche:

- confimation des pt6mices de d6part sur la forte
configuration sociale de ce corpus.

- que ce fameux <Je > (que j'ai aussi appel6 < m6ga > en
pensant au lexique de jeunes g6n6tations) s'avdre €tre aussi
ce alr/J-rncial qui nous concerne tous dans cette description
de la soci6t6 civile de cette fin de sidcle.

Ainsi, vous, les rappeurs marseillais, vous seriez ceux qui essaient
de mettre une fotme et un contenu i cette nouvelle identit6 urbaine,
multicultuelle, multilingue, attentifs i la politique et i l'dconomie

sous tous leurs aspects tout en restant attach6s i vos croyances, i la
musique d'ici et d'ailleuts. Vous n'avez pas peur de padet de la
violence pour revendiquer la paix et la fraternit6, I'ensemble en
d6dicace pemanente i cette ville que vous compfenez sans doute
mieux depuis que le rap est venu la scander pour le plus grand plaisir
de tous.

... Mais c'est I'histoin fu Maneilh totljotrs toanic acrs la mer. .. C,ommc por
hasard ,i Maneilb, e'cst k qae h rap ut atiui h pht rtite, atant, il nj nait
perronrre et Franee. . . >>

Un grand merci i Corinne et Franck grice auxquels j'ai pu chez eux rencontrer
Imhotep.
Merci i Imhotep qui, ce dimanche li, par un grand soleil marseillais, a quand m€me
pris le temps de lire mon papier et de rEpondre i mes questions.

7 Voir les annexes ci-iointes.



199r98

ANNEre 1

BASE COMMUNE THEMATIQUE ET
REFERENTIELLE DES TEXTES DU CORPUS RAP

MARSEILLAIS

Quinze titres de thdmes g6n6riques se regroupent dans cette base commune: la
politique, la dElinquance, les minorit€s et les communaut6s culturelles, les
mythologies, I'espace urbain, Marseille, la musique, la vie 6conomique, les m6dias, les
leligions, les continents, les pays, les r€gions et les villes, les sentiments, les langues
r€gionales ou 6trang€res, l'autobiographie fle), l'auto-citation du groupe. Tous sont
d6din6s en sous-thimes et r6f6rences sauf pour les deux demidres. En voici le d6tail
et I int6gralit€ (les albums sont not6s entre parenthdses de 1 i 6) :

Auto-citation du groupe

Quartiers Nord (1) ; Akhenaton (5) ; IAM (6) ; Massilia Sound System (2,3,4)
Autobiographie/ie

Je (1,2,3,4,s,6)
Politique
Politique gen€rale (,2,3); Politique intemationde (1,5,6) ;
Politique nationale (2,4,5) ; Politique de la ville (1,2,a,Q ;
Paai politique (5)
D€linquance
Voleur (2, 5) ; Police (6) ; Prison (5) ; Voyou (3, 6) ; Racket (2) ;
Mafia (5) ; Vendetta (5) ; Prostitution (6) ;
Drogue (2, 5) ; Shit (6) ; Haschich (3) ; Pdtard (2,3) ; Dealer (2)
Minorit€s/communaut€s culturelles
Multicommunautds (2, 5) ; Minorit6s culturelles (5,2) ;
Cultures locales (4) ; Identitd @,a,\; Int6gration (2) ; Immigration (2,5) ;
M6tdque (5) ; Visage pile (5) ; Arabes (5) ; Blacks (2)
Mythologie
Prom6th€e (5) ; Grad (2, 5) ; iliade (5) ; Tolkien (5) ; Contes (6)
Espace urbain
Ville (1, 2,5, 6) ; Banlieue (3) ; Quartiers (2,3,5, 6) ; Citd 0, 2, 4,5, 6)
Marseille
Marseille (1,2,3,2) ; Quartiers de Marseille (1,2,\;
Culture marseillaise (2, 4,5) ; Marseillais (2, 4) ;
OM (2) ; Port de Marseille (4,5)
Musique
Musique Q,3, 4,5) ; Rap Q,3, 4,5) ; Reggae Q,3, a) ;
Blues (6) ; DJ (3, s) ; Show-biz (1,5)
Vie 6conoririque
Vie €conomique (3, 6) ; Classes sociales (1) ;
Ressources industrielles (2) ; Patrons (2) ;
Ouvriers (4,3) ; M6tallos (2) ;



ANNEXE 2

DES EXEMPLES D'ENONCES DANS LES ALBUMS

vie e,tonomique

Album 4/ << Mise en examen >: < Quand un 6lu est
magouilleur que tu sois deputd ou bien s€nateur maire >
Album 5/ < La Cosca > : < Puis les fascistes sont arriv6s au
pouvoir >
Album 1/ <Les am6ricanades>>: <<Car I'oncle Sam n'est
qu'une ordure >>

Album 1/ < Ch6meur i plein temps >: << Ils m'ont sucr6 le
RMI. D
Album 4/ < Refusez la pression > : << Plus de ressources
industrielles, hier la France 6tait cruelle avec nous mais
c'est fini >
Album 4/ < Des m6tallos ! >: < C'est tout pour les patrons
jamais pour les prolos >
< Plus d'un millier d'ouvriers iour et nuit... >
Album 3/ < Connais-tu ces mecs > : < k vote des 6migr6s
deuxidme g6n6ration >

Album 2/ < Bus de nuit >> : << C'est du racket, du vol
qualifi€... >
Album 5/ < Lettre aux hirondelles > : < A la raison pour
laquelle mes mains sont sur des barreaux >
Album 5/ < Eclater un qpe des Assedic > : <Je suis
agressif... >
Album 6/ < Demain, c'est loin > : < L'image du gangster se
propage comme la gangrine sdme ses graines >
Album 6/ < Un bon son brut pour les truands >: < celui qui
nique ma zic, votre shit, les sales flics >

D€lio4uance

- - . _. /ommunaut6s et minoritds culturelles
Ivruluv 

Album 5/ < Mdttque et mat D : <Je suis 100% m6t€que
import6 d'un pays sec >
Album 4/ << Remue >>: < Pour faire bouger les
communaut6s ))

Album 4/ < Refusez la pression >: < A fond pour ma ville
De longue je me bouldgue >
Album 4/ < Remue > : << Tous les Marseillais ont h meme
identit€ >

20r

Album 1/ < Elle vendait des panisses >: < Prds de

I'Estaque plage >
Album 1/ o k petit bd de la Belle-de-Mai > : < A Marseille

- ou6 merveille >
aibum +/ < Commando fada >: < frs Marseillais sont

supefs ))

Album 4/ << Mise en exarnen >: < C'est le show-biz qui te

fait c'est Ie show-biz qui te d6fait >

Album 6/ < LibEre mon imagination >>: << Me rappelle que

ma musique est n6e dans un champ de coton > 
-

Album 4i < Marseillais >> : << Pour le rap, le cin6, le basket >

Album 4/ < Quand le sound est bon )) (( Ma fagon de te

I'expliquer C'est le reggae la version >

Album 3/ < k oai > < culturellement notre arme c'est la

musique >

Album 4/ < Quand le sound est bon >> << Mais auiourd'hui

les gens veulent retrouver leur fiert6, fiers d'6tre d'oi ils

sont, de ne Plus etfe comPlexes >

Album 2/ <Trobador > : < Chante la ioie, I'amour et

d6nonce les vilenies >
Album 3/ < Violent >: ( C'est pourquoi I'homme est

condamn€ i souffrir trds longtemps >

Album 5/ < Au fin fond d'une contr€e" ' D ( Ori I'amiti6

6tait le ciment... L'amour l'agr6ment, la ioie >

Album 6/ < Bouger la t6te > : < J'entre et ie tombe sur la

t6l6 >
Album 5/ <<Ll faceB > : < I.A.I :oLnge ta panoPlie de

DJ...alors fuck le CD >

Musique

Sentiments

M6dias

Religion" Album 1/ < Ripaille > : < I-e Bon Dieu nous a fait canaille >

Album 3/ < Violent > : <Je ne suis pas chr6tien' ie ne suis

Pas ath6e, ie ne suis pas musulman' mes id6es ie ne vais pas

ies chercher dans Ia bible ou le Coran >

Album 5/ < Dirig6 vers I'est > : < Que les pouvoirs de Dieu

se manifestent >
Album 6/ < Demain, c'est loin >: << musulmans

resPectueux' p€res de famille humbles >

Continents, r6gions, PaYs, villes
Album 3/ < Violent > : < Irs Africains les Antillais et ceux

du MoYen-Orient >
Album 2/ < Qu'elle est bleue >: < Ils s'en vont Pour
I'Afrique... I'Asie >
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Mythologie

Album 6,/ < Un cri court dans la nuit D : < Blanche_Neige a
croqu6 le fruit amer sans amertume D

Langues r6gionales et 6trangeres
Album 2/ < Bus de nuit > : < Et je suis aioli tout le temps )
Album 3/ <lReggae fadoli >: < 9a se tchatche en anglais,
occitan ou frangais >
Album 1/ < Topo di faunia (rosso) >: < euando t_abill-
matnna ))

GLOSSAIRE

B. Boy : amaterr de rap et,/ou personne tfes active dans un domaine
de la culture hip-hop. Le B. Boy (abt6viation de < black boy > ou de <
bteak boy >) se teconnait le plus souvent grice i ses v€tements
(casquette en atridre, tee-shkts, baskets...).

DJ. : abr6viation de Disc-Jockey. Personnage cenffal dans la musique
rap. On emploie le terme depuis les ann6es 1950, pour d6signer i
l'origine I'animateut d'une station tadio qui passait les disques et
incluait des commentaires entre deux morceaux. C'est principalement
en Jamarque que s'est d6velopp6 son r6le, et ori il a commenc6 i
intervenir sur les disques et sur leur matidre dds la fin des ann6es 1960
(chant et mixage). C'est avec la musique disco (apparue en 1976) qu'il
a commenc6 i devenir un acteur musical important cat il d6terminait
l'ambiance musicale de toute une soL6e dans les clubs. Aujourd'hui,
dans la musique rzrp,la renomm6e d'un DJ. peut d6terminer celle de
son groupe (comme celle de Terminator-X pour le groupe am6ticain
Public Enemy).

Hip-hop : teme g6n6rique pour d6signer ture culture jeune issue de
la communaut6 nofue des Etats-Unis au milieu des ann6es 1970. Selon
Hugues Bazin, le < hip ) est un pader ptopre aux ghettos des Noirs
am6ricains d6dv6 de hep qui signifie dans I'argot de rue < 6tre
affuanchi>. To hop signifie < danset >. Le terme hip-hop d6signe la
manifestation d'une expression culturelle aujoutd'hui universelle qui
comprend trois domaines d'activit6s : la musique avec le rap, la danse
(break-funn - danse au sol, lgpe - danse deboug double dutch - danse
avec cordes i sauter) et les activit6s graphiques (tag - signature en
inscription murale - et graffes - gaffitis).

M.C. : maitre de c6r6monie (naster of arcnotyen anglais). Tire que
prennent les rappeuts les plus exp6dment6s aprds avoir d6montr6
leur virtuosit6 dans la d6clamation.

Raggamuffin : selon Philippe Rousselog ce terme renvoie d'abord
aux premidres formes de reggae, reggae 6tant lui-m6me l'abr6viation
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*,fff:iff- 
jgilfi: par ailtews << vaurien,> dans l,argot

expression r*,T:#.rf! f* .';"':ffi":l_1"ru ;;reprend les rythmes caract6ristiques du reggae. T,e ragamuffin peutd6boucher sur de v6ritables m6lodies i*, u rcfrains contrairementaufap.

Rap : Terme provenant du verbe- to rap qur en am6ricain signifie< ba-r'arje1>. ou plus exactement n b"r"tirr.r'r, i; 6;ffi .'i*"rr,musical de la cultur.e 
Tp--h_"p Il apparait au milieu des ann6es 1970dans le ghetto noir de N& V"if., l. 

-Brorr*, 
avant de s,6tendreprogressivement au monde blanc am6ri."in .i a.rx 

"utres 

-*u, 

".,milieu des ann6es 19g0. On,"pp. 
",rio*a,froi J;;;;;; rn"l*.r,suf tous les continents. Le rap est fond6 s'r'n texte scand6 sur unebase rythmique qui s'est enriirie a. 

-i*"g., 
d'extraits de disques Qes6chantillons ou samples) et de multipl., ,3rr..., sonores.

sample-: en frangais < .chant'lon >. Son emegistr6 et num6ris6 aumoyen d'an nmpler (ou .chantillonneur) i p"rtii a. 
",r_1"r" 

q".I.source sonore. Le sampler ne possdde donc pas d. .on prople Ilpe'-et en outre d'attribuer diff6rentes hauteurs et diff6rentes vitessesi un sample mais aussi, selon le modiie utilis6, toutes sortes detraitemenb au niveau dy timbre (travail ,* A neq,r.nce, l,enveloppe,la r1vetb6ntion, etc.). par la suite, t. ,"_pt. p.,lt et . ,";; ,; 
""clavier 

": 
6T. piloi6 par ,rr, ,.qrr.rr.., (machine pefteftant decommander des instruments n.rm6riques cofirme les synth6tiseun).Du fait de sa diversit6, le sampt. p.ii-io. utilis6 musicalement denombreuses manidres , .oro-" iniert, comme rythmique de base,comme effet de timbre, etc.

)::::,1.-.^.*:h-?* 
de manipulation de disques en vinyte,generalement sur deux platines, tris utilis6e.danr.le ,"p. I.."b.].bloque la roration du disque, opi". a., .,rl.ri.nt qui produisent destimbres et des rythmes i"r".i6rirtiq,res. Ces. manipulations peuventaller jusqu'i instawer une rythmiq,i. ,eg;.r. pour qu,un rappeurpuisse y placer ses paroles, ou cr6er de ,reriiable, ;;;;;:"q*s'ajoutent i un autre 

*r0"._rT p"rr. .r, .ontinu. Le scatch se faitg6n6ralement sur les faces B'de'dirq";r-;; rap, qui pr6sentent desfonds musicaux sans paroles.
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Pcrroles et rnuslquof
A |Ulcrrsellle
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Les voix d'une wllle

. Vouloir dtre marseillais , : cette affirmation iclcntitlrirc.
passe aussi, et de plus en plus, par la musique. Les chansons
que l'on chantait hier d l'.\Icazar, que I'on chante aulourd'hr-ri
a Ia Plaine. )  la Bel le de Mai.  dans-le Panier ou les virages du
Stade V6lodrome, participent de cette volont6 et de ce plaisir.
Etre marseillais c'est aussi chanter marseillais.

L'operette nagudre, le rock ou le rap aujourd'hui : les
formes ont chang6 mais le lien entre les musiques et la ville
demeure, un lien fort, qui constitue une . tradition musicale
marseillaise " en constanle recr6ation.

Les textes rassemblEs ici proposent des analyses linguis-
tiques, sociologiques, musicologiques : un parcours dans la
vi l le en suivant ses musiques.

Les auteurs, pour la plupart membres de l'association
" Marseille, les voix d'une ville ,, sont universitaires (Louis-Jean
Calvet, Jean-Marie Jacono, Nicole Koulayan, Yvonne
'l'or,rchard), iournaliste (Claude Barsotti) ou 6tudiants en thdse
(Clrristelle Assef, Florence Casolari, M6d6ric Gasquet-Cyrus,
(lr.ril laume Kosmicki, C6cile Van Den Avenne).
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