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This thesis takes the form of a study of a variety of French spoken in Le 

Havre, In this town, some locals are convinced that there is a typical 

'accent havrais'. Therefore, this work aims at finding out whether this so 

called 'accent du Havre' is based on measurable phonological or 

lexicological characteristics. 

After a quick survey of the epistemological situation of sociolinguistics 

in the introduction, a sociological description of Le Havre as a 

community is given in the first section, with a special interest in a 

precise social network: the dockers. 

Then, in the second section, a phonological description of the accent 

is undertaken: it becomes clear that the accent shares a number of 

characteristics with other accents, particularly the accent populaire 

parisien', and that it is difficult to label it as an objectively distinct 

phenomenon. 

In the third section, the results of a survey of subjective reactions of 

speakers when confronted to this accent are given: the accent is, to a 

certain extent, a myth, a figment of collective imagination since only 

one of its characteristics enables the listeners to identify it. Besides, 

the accent triggers a number of attitudes and cliches. Consequently, 

the conclusion gives the key to account for this peculiar linguistic myth. 
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Preface 

Tout argot est metaphore, toute m^taphore est poesie 

G.K. Chesterton 

Lorsque j'ai entrepris ce travail, il n'existait que peu 

d'ouvrages consacres a ce que Ton pourrait appeler les 

mythes linguistiques. J'avais deja, Ions des recherches 

effectuees pour un memoire de maitrise qui eta it consacre a 

la langue technique du funboard et du surf, eu I'occasion de 

me plonger dans le petit monde de la sociolinguistique: ce 

monde a tot fait de me saisir. Et lorsque j'ai decouvert que les 

mythologies linguistiques etaient ignorees de ce monde-la, 

alors meme que dans la ville du Havre, que je connais 

intimement, il me semblait en cotoyer une, il m'apparut que 



cela constituerait un theme de recherche fascinant. Et ce fut le 

cas. 

Cette recherche s'inscrit done, si Ton peut dire, dans la 

tradition sociolinguistique puisque j'ai trouve une inspiration 

initiate dans les travaux de celui que Ton pourrait considerer 

comme le fondateur de cette discipline, William Labov, et 

ceux qui ont, a leurs fagons, contribue a renforcer cette 

discipline, les Milroy, Peter Trudgill, Howard Giles, pour ne 

citer qu'eux. La fagon dont j'ai constitue le corpus en est une 

illustration. Lorsqu'il s'est agi de decortiquer I'accent etudie id 

sous un angle "purement" linguistique, les travaux d And re 

Martinet et de Henriette Walter sur la phonologie du frangais 

m'ont servi de base. Enfin, je n'ai pas neglige (loin de 

la!) la sociologie, et Pierre Bourdieu, par exemple, a apporte 

beaucoup d'elements de reponse aux nombreuses questions 

que je me posais. 

Cependant, je I'ai dit plus haut, le domaine specifique que 

nous nous appretons a explorer n'a pas ete defriche; celui des 

mythologies linguistiques. Aborder un tel domaine, alors 

meme que je le savais nouveau, a ete tres enrichissant, tres 

excitant et aussi, parfois, tres difficile. Mais une chose est 

certaine: cela n'a jamais ete ennuyeux... 
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INTRODUCTION: LA SOCIOLINGUISTIQUE EN TANT QUE 

CHAMP D'ETUDES 



Le but de ce travail est d'etudier une variete de frangais parlee 

au Havre et d'observer quelles attitudes sociales cette variete 

declenche, afin d'exposer clairement a quel point langage et 

societe sont deux entites liees, tant il est vrai qu'a une pratique 

linguistique donnee est associee toute une mythologie sociaie. 

Ce travail n'est pas, autant que faire se peut, statistique; nous 

eviterons, quand ceia est possible, d'avoir recours aux chiffres, 

puisque ce qui nous interesse avant tout, ce sont les jugements. 

Nous nous efforcerons done, dans notre enquete, de concilier 

une touche d'approche objectiviste, lors de la description de 

I'accent qui nous concerne, et une dose plus forte d'approche 

subjectiviste, par laquelle nous laisserons la parole aux individus 

et leurs jugements ou motivations. 

['accent etudie est ce que nous appellerons "I'accent du Havre" 

(dont nous verrons les particularites dans notre deuxieme partie) 

qui n'est en fait qu'un accent du Havre parmi d'autres: il en 

existe bien entendu plusieurs dans cette ville, comme 

notamment ce que Ton pourrait appeler "I'accent cauchois" (issu 

du dialecte) que Ton entend encore dans I'arriere-pays, "I'accent 

beur", proche de I'accent entendu dans les banlieues 



parisiennes, certains accents plus bourgeois etc. Mais nous ne 

cherchons pas id a dresser un portrait exhaustif de la variation 

linguistique au Havre. Si nous avons choisi le terme d'accent du 

Havre, c'est pour des raisons de facilite mais aussi parce que, a 

la suite de notre pre-enquete, il nous est apparu que c'etait le 

terme utilise par certains Havrais eux-memes pour faire 

reference a un type d'accent bien precis, celui que nous 

etudions id. C'est d'ailleurs ce qui a, en grande partie, attire 

notre attention; le fait que certains habitants utilisent I'expression 

"I'accent du Havre" montre qu'il existe au moins dans leur esprit. 

Or, c'est cela qui nous interesse: en fait, ce n'est pas tant 

['expression "accent du Havre" qui nous semble digne d'interet 

que I'article defini qui est place devant elle. 

Notre travail de terrain s'est deroule en trois grandes etapes: 

une pre-enquete, une serie d'enregistrements et I'enquete sur 

les attitudes. La pre-enquete a, en quelque sorte, dure plusieurs 

annees, dans ce sens ou Le Havre est notre ville d'origine. De 

plus, nous avons eu la chance, d'octobre 1991 a septembre 

1992, de travailler pour le compte de P&O European Ferries au 



Havre, cette entreprise constituant a elle seule une veritable 

"mine d'or sociolinguistique". Cette pre-enquete a ete passive et 

non formelle: nous n'avons hen note de precis, et n'avons pas 

organise d'interviews. Simplement, nous n'avons pu que 

constater, au fil d'innombrables conversations auxquelles nous 

avons participe ou d'imitations moqueuses que nous avons 

seulement entendues, que certains habitants du Havre 

semblent persuades qu'il exists ce qu'ils appellent eux-memes 

un "accent du Havre", et qu'ils savent en quoi il consiste. Nous 

avons done voulu "en avoir le coeur net": d'abord parce que Le 

Havre est, contrairement a sa reputation, une ville passionnante, 

et aussi parce qu'elle constitue un laboratoire extremement 

riche, vivant et, en ce qui nous concerne, facile d'acces pour 

I'etude de la langue en milieu social. II est done clair que ce 

travail est une etude sociolinguistique de I'accent du Havre et 

c'est pourquoi il convient, avant d'aborder cet accent de fagon 

plus specifique, de degager le plus succinctement possible le 

champ d'etudes dans lequel cette etude s'inscrit. 



A) Sociolinquistiaue et llnquistique 

1.1 Retrospectivement, depuis la dichotomie saussurienne 

langue/parole et ies diverges considerations du linguiste suisse 
(1) 

sur le langage en tant que "fait social" (Saussure, 1972), on ne 

peut guere s'etonner que linguistique et sociologie aient fini par 

se melanger pour donner naissance a une troisieme discipline: 

la sociolinguistique. Antoine Meillet avait, un peu a contrepied 

de Saussure, souligne la necessite d'etudier la langue en tant 

que fait social. II est vrai que, de toutes les activites humaines, le 

langage constitue un cas un peu a part: ni completement 

"artistique", ni purement "utilitaire" (peut-etre a cheval entre les 

deux ?). Cette position inconfortable est, du reste, a I'origine de 

tous ces conflits passionnes entre ceux qui, pour communiquer, 

n'hesitent pas a plier une langue a tous leurs desirs et ceux qui, 

au nom de sa defense, la sacralisent et voudraient la figer. La 

dichotomie langue/parole est precisement une fa?on de separer 

nettement les problemes, et la sociolinguistique a choisi pour 

objet d'etude la langue dans son contexte socio-culturel et, 

(1) P 29 



souvent, la parole: c'est le cas de notre travail sur I'accent du 

Havre. Cependant, tiraillee entre la sociologie et la linguistique, 

la sociolinguistique n'a reussi a contenter nl Tune ni I'autre: 

n'etant ni vraiment une science humaine, ni vraiment une 

science exacte, la sociolinguistique cherche son objet en meme 

temps qu'elle travaille dessus, objet qui n'est d'ailleurs pas fixe 

et constant. 

1.2 Ces problemes n'ont evidemment pas ete vecus de la 

meme fa?on par la linguistique qui, quels que soient les 

courants (grammaire generative, linguistique de I'enonciation 

etc.), travaille sur un objet qui est beaucoup moins sujet a 

variation. Or, ce sont les linguistes, justement, qui hesitent le 

moins a critiquer la sociolinguistique en tant que discipline, et 

Antoine Culioli (Culioli, 1990), pour qui la sociolinguistique est 
0) 

un secteur "peu structure", ecrivait (au sujet non seulement de la 

sociolinguistique, mais aussi d'autres disciplines telles que la 

psycholinguistique): 

(1) p. 10 



"Pendant longtemps (je parie id de la periode qui a suivi la 

seconde guerre mondiaie), la linguistique s'est organisee a partir 

d'un heritage (par exemple en Europe, ('heritage saussurien) qui 

se fixait pour objet i'etude de la langue, en tant que domaine 

idealise construit a partir de domaines specifiques, et, a cote de 

cet heritage, a partir d'une derive qui a amene le domaine a se 

completer par des adjonctions heterogenes par rapport au 

noyau initial. Un certain nombre de disciplines (ou faut-il dire de 

secteurs de recherches ?) sont nees de cela, disciplines au 

statut parfois incertain et que Ton a verse dans le grand sac des 

sciences du langage". (p. 9-10) 

Le constat est severe mais juste, dans une certaine mesure. La 

mode est a I'interdisciplinarite, ou a I'eclatement des disciplines, 

selon que Ton s'en rejouisse ou que I'on s'en attriste. Ainsi, pour 

Labov, la sociolinguistique est plus qu'une simple branche de la 

linguistique. Ne clamait-il pas qu'elle etait, selon lui, "la 

linguistique, toute la linguistique, mais la linguistique remise sur 
(1) 

ses piedsl" (Labov, 1976) ? II est vrai qu'il avait longtemps 

hesite: "Pendant des annees, je me suis refuse a parler de 

(1) p. 9 



sociolinguistique, car ce terme implique qu'ii pourrait exister une 

theorie ou une pratique linguistiques fructueuses qui ne seraient 
(1) 

pas sociales" (Labov, 1976). Alors que, pour Chomsky 

(Chomsky, 1971), 'Temploi du langage tel qu'on I'obsen/e ne 

saurait assurement constituer I'objectif effectif de la linguistique, 
(2) 

si celle-ci doit etre une discipline serieuse", avant d'ajouter tout 

de meme, en parlant de la sociolinguistique (Chomsky, 1977) 

que "c'est de la linguistique (...). Mais ['existence d'une discipline 
(3) 

nommee "sociolinguistique" reste pour moi une chose obscure". 

II faut dire que la demarche de la sociolinguistique, telle qu'elle 

est, semble incompatible avec les travaux de Chomsky, pour qui 

"le fait que, dans le monde reel, il n'existe pas de locuteur 

parfait, avec un seul type de discours, n'a strictement aucune 
(4) 

importance" (Chomsky, 1977). L'objet est heterogene d'un cote, 

homogene de I'autre: 

"II y a eu jusqu'a present un desaccord entre I'heterogeneite 

constatee et I'approche structuraliste du langage (...), car plus 

les linguistes etaient frappes de I'existence de structures dans le 

langage, plus ils etayaient cette observation au moyen 

(1) p 37 
(2) p. 14 
(3) pp. 72-74 
(4) p 197 



d'arguments deductifs quant aux avantages fonctionnels d'une 

structure, et plus le passage d'un etat de langue a un autre leur 

devenait mysterieux. En effet, s'il est necessaire qu'une langue 

soit structuree pour fonctionner efficacement, comment les gens 

peuvent-ils continuer a parler pendant qu'elle se transforme, 

c'est-a-dire pendant qu'elle traverse des periodes de moindre 

systematicite ? (...) Nous soutenons que la solution de ce 

probleme consiste a rompre ['identification entre structure et 

homogeneite. (Weinreich, Labov et Herzog, 1968 cite dans Labov, 

1976 (p. 40)) 

II est vrai que Ton observers ce que Ton pourrait appeler un 

"desordre ordonne" dans une ville comme Le Havre, ou Ton 

constate une heterogeneite aussi bien linguistique que sociale; 

mais cette heterogeneite n'est pas "chaotique", et c'est pour 

cela que nous avons eu la possibilite d'etudier id la langue "en 

milieu social". Pour autant, les deux "ecoles" ne sont pas 

forcement inconciliables, comme I'avait montre Aaron Cicourel 

(Cicourel, 1979), qui avait, en se basant sur les "structures 

profondes" chomskyennes, propose un "systeme des procedes 

interpretatifs", c'est-a-dire une sorte de competence 



interactionnelle. Ainsi, la societe linguistique n'est plus 

congediee: elle devient, pour Cicourel, partie integrante de la 

capacite cognitive de I'individu, qui devient I'acteur d'un systeme 

dont il a, plus ou moins, interiorise les normes. Avant lui, Hymes 

avait raffine la competence chomskyenne en formulant une 

"competence de communication", produit partiel de la 

competence d'un individu et qui, selon Hymes, pese et influe sur 

I'ensemble de la structure linguistique: 

"There are rules of use without which the rules of grammar 

would be useless. Just as rules of syntax can control aspects of 

phonology, and just as semantic rules perhaps control aspects 

of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling factor for 

linguistic form as a whole" (Hymes, 1972 p. 278) 

Tout cela revient, entre autres choses, a savoir si la 

communication est une des fonctions du langage. Sur ce point, 

Halle avait pris, lors d'une interview dans Le Monde du 7 juillet 

1973, la position suivante: "La langue n'est pas d'abord un 

moyen de communication. Elle a trop d'ambiguites, de 

10 



redondances, de traits specifiques pour etre un bon moyen de 

communication". Mors que Pierre Encreve, dans sa preface a 

un ouvrage de Labov (Labov, 1976), affirme que "de toutes les 

fonctions du langage, seule la fonction de communication est 

structuree et structurante; seule elle intervient dans la pratique 

linguistique, operateur unique d'extraction des structures par 
(1) 

I'intermediaire du fameux test de distinctivite". On sait aussi que, 

pour Martinet, c'est la communication qui fagonne la structure 

des langues (Martinet, 1964 et Martinet, 1991), meme s'il prone 

une etude centree plutot sur les facteurs internes. Pour notre 

part, nous verrons, a I'instar de nombreux travaux 

sociolinguistiques, que la langue vehicule et "communique" 

parfois beaucoup plus d'informations qu'il n'y parait peut-etre de 

prime abord: ainsi, ('accent du Havre que nous allons observer 

est, pourrait-on dire, "charge socialement", comme le montrera 

I'enquete de notre troisieme partie. 

Cela amene d'ailleurs une autre question; est-il possible, 

comme le font les linguistes et meme souvent les 

sociolinguistes, de concevoir le langage et la societe comme 

deux entites distinctes et separees ? Nous venons de voir, avec 

(1) p. 11 

11 



Cicourel, que la societe faisait peut-etre justement partie 

integrante du langage; n'oublions pas non plus que le langage 

fait partie integrante de la societe, ce que nous nous efforcerons 

de ne pas perdre de vue dans ce travail. 

Pour resumer ces grandes disputes epistemologiques, on 

entend parfois que la sociolinguistique est nee d'une linguistique 

arrivee a ses limites, a bout de souffle (pour reprendre les 

termes de J.B. Marcellesi (1980), on serait passe "de la crise de 
(1) 

la linguistique a une linguistique de la crise"), et on aimerait 

plutot que la sociolinguistique s'inscrive dans une continuity 

logique de la linguistique, Mais ce n'est pas la chose facile, 

comme I'ecrivait Christian Baylon (Baylon, 1991): 

"On peut avoir le sentiment qu'en linguistique, il n'y a guere de 

discussions nuancees, il n'y a que des ruptures. (...) Pour 

devenir calife a la place du calife, pour etre "pere" quand vient 

son tour, il faut toujours "tuer", au moins symboliquement, 

quelqu'un. La sociolinguistique n'echappe pas au vieil 

archetype." (p. 18) 

(1) p. 4 

12 



B) Sociolinquistique et socioloqie 

2.1 Rappelons la mise en garde que Georges Mounin (Mounin, 

1967) avait effectuee: 

"Si nous voulons rester a I'interieur du domaine de la science 

linguistique, il faut repondre a la question; les fonctions du 

langage peuvent-elles etre differenciees sur la base de criteres 

linguistiques ? Si oui, nous restons dans le domaine de la 

linguistique; sinon, si les criteres qui nous servent a identifier et 

a separer les fonctions du langage sont psychologiques, ou 

logiques, par exemple, nous devons etre conscients que nous 

empruntons ces concepts a d'autres disciplines", (p. 403) 

Or, on ne peut que constater que tout separe la 

sociolinguistique de la linguistique, y compris, par exemple, la 

fagon de constituer le corpus, qui la rapprocherait plutot de la 

sociologie. L'un des problemes de la sociolinguistique est peut-

etre justement qu'elle n'a pas su se demarquer nettement de la 

13 



sociologie: elle est souvent plus sociologique que linguistique, et 

n'a peut-etre pas toujours reussi a constituer un champ qui lui 

soit reserve. Le probleme est que, souvent, on a emprunte des 

outils et des methodes a la sociologie sans evaluation critique: 

ainsi, le decoupage sociologique en neuf "niveaux", que Labov 

lui-meme avait utilise sans sourciller, mais aussi les reseaux. 

Pierre Achard (Achard, 1993) disait que "ce n'est pas tant la 
(1) 

sociologie que la linguistique qui est interpellee", et il est vrai 

que la sociologie, elle, a effectivement plus ou moins construit 

son objet, contrairement a la sociolinguistique; de fait, c'est cette 

derniere qui est interpellee et, a defaut d'une crise de la 

linguistique, on pourrait bien avoir une crise de la 

sociolinguistique. Ce sont parfois les sociolinguistes eux-

memes, et non des moindres, qui le disent: 

"Although many impressively consistent patterns of variation 

have emerged from urban sociolinguistic work, an adequate 

social framework within which to interpret their results is still 

lacking". (L et J. Milroy, 1992) (p. 2) 

(1) p. 119 

14 



Insistons sur ce point: ce qui est en cause id, ce n'est pas tant 

la pertinence des resuitats obtenus a Tissue des recherches 

sociolinguistiques (qui sont effectivement pleins d'enseignement 

et ont beaucoup apporte a la comprehension des processus de 

changements linguistiques, par exemple) que la fagon dont on 

les a obtenus et I'orientation de ces recherches. En effet, la 

sociolinguistique n'a non seulement pas toujours de 

methodologie qui lui soit propre, mais elle souffre en plus d'un 

manque de coherence quant a ses objectifs. Culioli (Culioli, 

1990) avait-il raison de faire remarquer que la sociolinguistique 

n'etait en fin de compte qu'un grand fourre-tout ? Certes, on y 

classe aussi bien les recherches sur les processus de 

pidginisation que la dialectologie urbaine, et bien d'autres 

encore. Au depart, il faudrait deja savoir quel angle d'approche 

choisir: si Ton veut etudier la variation linguistique pour 

apprendre quelque chose sur la societe, ou si I'on veut etudier la 

societe pour apprendre quelque chose sur la variation 

linguistique. Maintes fois, nous I'avons dit, le sociolinguiste fait 

les deux en meme temps, en empruntant a la sociologie les 

outils, les concepts et les methodes "cles en main". Ce recours 

15 



debouche sur des conclusions qui peuvent meme etre 

ideologiquement trompeuses. Ainsi, Glyn Williams (Williams, 

1992) avait fortement critique le fait qu'un grand nombre de 

recherches en sociolinguistique (celles de Labov et Milroy, 

notamment), parce qu'il n'y avait pas eu de regard critique sur 

les outils sociologiques utilises (notamment les concepts 

empruntes a la sociologie parsonienne), donnent I'impression 

que I'individu est un "willing participant", qui peut choisir ou non 

d'evoluer a sa guise dans le paysage social, en ayant a sa 

disposition un certain nombre de registres. Quel que soit le 

decoupage adopte d'un point de vue social (classes ou 

reseaux), cela debouche sur la question: le libre-arbitre 

linguistique existe-t-il ? Nous essaierons de montrer que cela ne 

nous semble pas etre le cas dans notre troisieme partie, 

2.2 Autre source de problemes: cette confusion quant 

aux objectifs precis de la sociolinguistique a eu pour resultat, 

nous I'avons dit, une explosion de disciplines annexes, qui sont 

autant de preuves des differences de visions et de conceptions 

qui regnent en son sein: 
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"On a affaire id plutot qu'a une discipline unique, a un 

ensemble de propositions et de recherches dont I'incoherence 

se reflete jusque dans la multitude des appellations: sociologie 

du langage, sociolinguistique, ethnolinguistique, anthropologie 

linguistique, linguistique anthropologique etc." 

(T. Todorov, 1972: p. 84) 

Or, la sociolinguistique n'est pas seule a prefer lefianc'a ce type 

de critiques, car lorsque nous disions que la sociologie a plus ou 

moins construit "son objet", nous aurions peut-etre du dire "ses 

objets": car certains considerent la sociologie comme etant elle 

aussi une science parfois "bouche-trou", sans objet global 

defini, mais avec differents objets particuliers, d'ou, par exemple, 

une sociologie urbaine, une sociologie rurale, familiale, juridique, 

politique etc. On constate que la sociolinguistique n'echappe 

pas a ce piege: dialectologie urbaine, dialectologie "tout court" 

(sous-entendu: rurale), ethnolinguistique (le langage organise le 

monde en categories socio-culturelles), anthropologie 

linguistique (le langage est un fait social), etude de la variation 
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(le langage reflete les mecanismes sociaux), sociologie du 

langage (on etudie le langage pour connaitre la societe) etc., le 

tout rassemble parfois sous I'etiquette "sociolinguistique", terme 

qui, a force de vouloir dire tout a la fois, risque de ne plus rien 

vouloir dire du tout. II ne faut cependant pas oublier que cela 

s'applique sans doute a de nombreuses autres disciplines, 

comme la physique ou la biologie, qui subissent la meme 

diversification dans le but d'obtenir une plus grande 

specialisation. Pour notre part, nous nous efforcerons, dans 

notre travail, de concilier une approche linguistique avec une 

approche sociologique; notre premiere partie sera axee sur 

I'aspect sociologique (nous y aborderons Le Havre en tant que 

milieu social), et notre deuxieme partie sur I'aspect linguistique 

(nous y etudierons I'accent proprement dit). Puis notre troisieme 

partie sera, de nouveau, plus sociologique (nous y verrons 

quelles attitudes cet accent declenche). Cela nous permettra de 

nous rend re compte que cet accent s'inscrit dans ce que nous 

pourrions appeler un "mythe" et qu'il appartient a I'lmaginaire 

des Havrais. 

18 



C) Notre travail est-il sociolinauistiaue ? 

Nous allons nous efforcer a la fois d'etudier le langage pour 

connaitre la societe et d'etudier la societe pour connaitre le 

langage, en nous bornant a la ville du Havre: ce travail releve 

done de la dialectologie urbaine, de la sociologie du langage 

(nous n'irons tout de meme pas jusqu'a parler 

d'ethnolinguistique, bien que certains aspects de I'accent du 

Havre participent du "mythe collectif), done de 

sociolinguistique, si Ton entend par la une discipline federatrice 

regroupant les autres, malgre les problemes que cela comporte. 

Notre tache consistera, dans un premier temps, a constituer une 

methodologie qui nous permette d'eviter les ecueils auxquels se 

heurte quiconque etudie le langage en milieu social. La 

premiere partie de notre etude, en plus de servir de presentation 

de la ville du Havre, sera done essentiellement critique et aura 

pour objectif non pas de rejeter en bloc tous les concepts et 

outils que la sociolinguistique a utilises depuis son eclosion mais 

d'essayer, dans la mesure du possible, de les affiner et de les 
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adapter (en ayant pleinement conscience de nos limites) afin 

d'entreprendre une etude de I'accent du Havre qui soit aussi 

"epistemologiquement correcte" que possible. Malgre tout, nous 

n'allons pas consacrer la totalite de notre travail a la recherche 

d'un modele: on pourrait voir la une maladie franpaise, qui fait 

que 20% des publications en sociolinguistique traitent de la 

sociolinguistique (!) en tant que champ (Laks, 1984). Notre 

travail est done sociolinguistique, car nous nous appretons a 

etudier le langage en milieu social, a I'aide de donnees 

recueillies sur le terrain. Cependant, notre travail s'inspire aussi 

et avant tout des recherches faites dans le domaine des 

attitudes face aux accents (sur lesquelles nous reviendrons en 

detail dans notre troisieme partie), mais sous un angle 

relativement original: celui des images, des cliches, des mythes 

qui gravitent autour de la ville du Havre et de I'accent que Ton 

peut y entendre. Ce que nous ne souhaitons pas faire, en 

revanche, c'est une etude variationniste a grande echelle ou 

nous effectuerions des correlations systematiques entre tel 

usage et telle variable independante, et cela parce que nous 

voulons eviter d'etudier trop separement le linguistique et le 

20 



social. Nous pensons que, plus qu'une discipline a part, la 

sociolinguistique est une partie de la linguistique, et souhaitons 

que cela soit visible dans notre travail. Certes, il faut se metier 

des metaphores faisant reference a d'autres sciences, mais 

songeons tout de meme a ce que les sciences dites naturelles 

n'auraient jamais mis a jour si Ton n'avait observe que les 

animaux qui vivent dans les zoos!.. 
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PREMIERE PARTIE: 

LE HAVRE EN TANT QUE COMMUNAUTE 
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Description sociale et gAographique de la ville du Havre 

La description de la ville du Havre que nous nous appretons a 

donner id ne doit pas etre pergue comme une "description pour 

la description". Ce que nous souhaitons faire, c'est en fait un 

survol de la ville qui soit pertinent pour notre travail, afin de 

mieux presenter ce qui suivra. Seuls sont donnes id les aspects 

qui permettent d'avoir une meilleure comprehension de ce que 

peuvent etre les Havrais, leur cadre de vie, leur histoire et leur 

milieu social. 
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A) Histoire sommaire de la ville du Havre 

La ville du Havre a ete fondee en 1517 a la demande du roi 

Francois ler. Sa vocation etait, au depart, militaire, mais 

('important afflux de population oblige la conception d'un des 

premiers plans d'urbanisme, entrepris par I'architecte 

Bellarmato. C'est ainsi que, meme si la vocation militaire du port 

predomine pendant les 17e et 18e siecles, on commence a voir 

se dessiner une autre vocation, le commerce, qui devra etre 

cantonne pendant un certain temps dans les espaces non 

militaires que la marine royale lui aura gracieusement accorde. 

Cependant, ces deux vocations ne tardent pas a entrer en 

concurrence, avec I'apparition, puis I'expansion, du commerce a 

vocation coloniale. Vers la fin du 18e siecle, les faubourgs 

s'agrandissent et prennent de plus en plus d'importance, la 

frange plus bourgeoise de la population s'exile et s'installe sur 

les pentes qui menent aux hauteurs, et le besoin de plus en plus 

pressant d'organiser I'accueil des navires et de leurs 

marchandises oblige a la destruction ou I'abandon des 
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structures militaires et des fortifications qui etaient, de toute 

fagon, devenues obsoietes ou in utiles. Le Havre a, semble-t-il, 

trouve sa vole. 

Pendant le 19e siecle, la population du Havre est presque 

multipliee par huit: elle passe de 17500 habitants en 1800 a 

130000 en 1900, ce qui propulse la ville dans le circuit ferme 

des dix plus grandes villes a I'echelle nationale. C'est vers la 

moitie du 19e siecle que la ville acheve de detruire les rem parts 

et commence a phagocyter les communes environnantes: 

Ingouville, Graville, Sanvic. Ce processus d'expansion par 

assimilation durera d'ailleurs jusqu'a nos jours. Le probleme est 

que la ville est un peu a I'etroit; elle est forcement limitee dans 

son expansion par le plateau du pays de Caux au nord, la Seine 

et le port au sud et a I'est, si bien que se dessine a I'epoque ce 

que sera Le Havre de maintenant: I'habitat s'installe sur les 

pentes qui montent vers le plateau et le plateau lui-meme, le 

port et les industries s'etendent le long des plaines de la Seine. 

A la fin de la seconde guerre, le centre du Havre, rase par les 

bombardements allies, n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. 

La reconstruction sera confiee a I'architecte Auguste Ferret, 
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mais la reussite de cette reconstruction est sujette a discussion: 

une large majorite des Havrais semble penser que Le Havre 

n'est pas, ou n'est plus, a proprement parler, une belle ville. 

Pendant les "Trente Glorieuses", Le Havre devra se plier a ce 

qui semble devenu, selon certains, son unique vocation; etre un 

pole portuaire, industriel et petrochimique majeur. 

B) Quartiers et habitat 

1) Les auartiers et leurs populations 

Sources: Atlas du Havre et de sa region, edite par 

rObservatoire Population et Habitat (1992) 

1.1 Du bref apergu historique que nous venons d'effectuer, il 

faut retenir deux choses: I'omnipresence de la mer dans la 

vocation du Havre et la renaissance difficile, apres la guerre, 

d'une ville a la reputation industrielle. 
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La commune du Havre en elle-meme est la douzieme de 

France par la taille. Si Ton prend en compte son agglomeration, 

elle compte, au recensement de 1990, 253833 habitants. La 

ville proprement dite peut etre decoupee en 21 quartiers; on 

note d'ailleurs que, si ces quartiers sont tres heterogenes les 

uns par rapport aux autres du point de vue de I'habitat, de la 

population et de I'histoire sociale, chaque quartier pris 

separement est, en soi, plutot homogene et meme fortement 

type. 

1.2 Nous donnons ci-dessous une carte du Havre avec le 

nom de ces quartiers, ainsi que leurs populations (recensement 

de 1990), afin de familiariser le lecteur a des noms qui seront 

pour certains utilises dans la suite de notre travail: 
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Octeville 

sur mer 

Montivilliers 

La Manche 

Fontaine 

la Mallet 

Pare de 
Rouciles 

Foret de 
Montgeon 

Sainte-Adresse 

Le Port 

Harfleur 

La Seine 
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Quartiers Nombre d'habitants 

1 Centre-Ville 20033 

2 Saint-Vincent 5361 

3 Cote Ouest/Ormeaux 9022 

4 Anatole France/Danton 10681 

5 Sanvic 15460 

6 Tourneville 5555 

7 Cote Est/Soquence 8089 

8 Sainte-Marie/Saint-Leon 7235 

9 Eure/Brindeau 7846 

10 Points Cardinaux 5345 

11 Bleville/Dollemard 11736 

12 Mare Rouge 6510 

13 Bois de Bleville 5457 

14 MareauClerc 6721 

15 Sainte-Cecile 6626 

16 Aplemont 9369 

17 Graville 8321 

18 Bereult/Les Neiges/le Port 8962 
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19 Mont-Gaillard 

20 Caucriauvilie 

21 Rouelles 

Le Havre 

13851 

20506 

3146 

195832 

2) Composition sociale 

2.1 Les quartiers du Havre, nous I'avons dit, ont pour certains 

une identite assez marquee. Leur repartition geographique 

correspond d'ailleurs, grosso-modo, a leur composition sociale: 

Au nord. sur les hauteurs: 

- les logements sociaux, tels que Caucriauvilie, la Mare Rouge, 

le Bois de Bleville, Tourneville, le Mont-Gaillard, les Points 

Cardinaux. 

- les zones pavillonnaires, datant de I'entre-deux-guerres, 

com me Sanvic, la Mare au Clerc, Sainte-Cecile, Aplemont. 

- les zones pavillonaires plus recentes, comme Rouelles ou 

Bleville/Dollemard. 
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Sur les pentes: 

- les grandes maisons bourgeoises, a Felix Faure et aux 

Ormeaux cote ouest. 

- les pavilions, les collectifs anciens et les H.L.M. de Soquence 

cote est. 

Le centre-ville, reconstruit en 1950/65: 

- a I'ouest, est entoure d'habitat collectif ancien com me Saint-

Vincent. 

- a rest, meme chose: Danton, Sainte-Marie, Gravilie. 

Sur le port: 

- les quartiers sud, comme Saint-Nicolas, Eure/Brindeau et 

Bereult/Champs Barets/Chauvin/Les Neiges. 
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2.2 Les problemes sont done ceux d'une vilie-centre avec des 

communes de banlieue. On a: 

- des grands ensembles, plus ou moins degrades, ou habite 

une population jeune, ouvriere et ou sevit un fort taux de 

chomage. Notons que plus d'un Havrais sur trois habite en 

H.L.M., que 70% des H.L.M. sont situes en ville haute et que, 

s'ils sont inexistants dans certains quartiers (Saint-Vincent, 

Ormeaux, Danton), il y a neuf quartiers ou les H.L.M. 

represented plus de 50% du pare immobilier et parfois meme 

jusqu'aux deux tiers (Tourneville, Mare Rouge, les Points 

Cardinaux, le Bois de Bleville, Caucriauville et Mont-Gaillard). 

- des banlieues pavillonnaires avec menages bi-actifs, 

employes ou cadres moyens. 

- des secteurs plus heterogenes avec un type d'habitat ancien, 

de vieilles industries et une population ouvriere. 

- le centre-ville, vieillissant, ou habitent des enseignants, des 

cadres et des retraites. 
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C) Population: age, ethnie et secteur d'activite 

1.1 Comme partout en France, la population du Havre est en 

voie de vieillissement; cependant, il est important de noter que, 

malgre cela, Le Havre beneficie d'une population encore 

relativement jeune: les moins de vingt ans sont plus nombreux 

au Havre que dans I'ensemble de la France (28,9% de la 

population du Havre et de sa region contre 26,5% pour le reste 

de la France) alors que les plus de soixante ans y sont moins 

nombreux (17,6% au Havre contre 19,9% pour la France). 

Encore une fois, on observe une difference tres nette selon les 

quartiers: les quartiers centraux abritent une population plus 

agee tandis que les quartiers de la peripherie (notamment les 

quartiers a habitat social) abritent une population plus jeune. 

1.2 En 1990, la population etrangere habitant au Havre etait 

de 10502 personnes, soit 5,4% de la population. Cette 

population, composee de gens issus du Maghreb, de I'Afrique 
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Noire et du Portugal, est, en general, beaucoup plus jeune que 

le reste de la population havraise et se repartit selon les 

quartiers de fagon assez nette: on constate au Havre une forte 

population etrangere dans les quartiers d'habitat collectif a 

vocation sociale, comme la Mare Rouge, le Bois de Bleville et 

les Neiges, et cela pour deux raisons: 

- la population etrangere est, en general, de condition sociale 

beaucoup plus modeste: en France, 68% des actifs sont 

ouvriers contre 33% pour les Fran^ais. 

- les logements sociaux sont bien entendu moins chers, et 

aussi de plus grande taille, ce qui repond mieux au besoin de 

families souvent nombreuses; plus de trois enfants par femme 

contre deux pour les families frangaises. 

1.3 Le Havre a, depuis quinze ans, perdu un peu plus de mille 

emplois par an. Cette baisse est repartie selon les secteurs 

d'activite, certains ayant ete plus affectes que d'autres. 

Actuellement. pres de 73% des actifs travaillent dans le secteur 

tertiaire (en 1990, six Havrais sur dix et neuf Havrais sur dix 

travaillent dans le tertiaire) tandis que I'industrie a perdu 12000 
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emplois en quinze ans et ne represente plus qu'un emploi sur 

cinq (rappelons que le secteur primaire est, quant a lui, quantite 

negligeable au Havre). En huit ans, un ouvrier sur dix a disparu 

et, en ce moment, un ouvrier sur cinq est au chomage. Le 

secteur secondaire au Havre a done ete frappe de plein fouet 

par les diverses crises economiques: production d'energie, 

batiment, metallurgie, construction navaie. Le secteur tertiaire a 

egalement eu sa part, notamment pour ce qui concerne les 

activites portuaires (les dockers, bien qu'ouvriers, travaillent 

dans le tertiaire) et le commerce (la concurrence avec les 

grandes surfaces a ete fatale a de nombreux petits 

commergants). 

On voit done que Le Havre est, socialement parlant, une ville 

qui peut s'averer avoir un potentiel enorme pour une etude: la 

forte differenciation des quartiers permet d'avoir un decoupage 

urbain qui corresponde au decoupage social. Nous esperons 

que ce survol permettra au lecteur de mieux apprehender 

I'enquete de la troisieme partie de ce travail. 

A I'avenir, il semble d'ailleurs que le decoupage assez net 

donne ci-dessus soit amene a devenir encore plus marque: 
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- les actifs travaillant dans le tertiaire habitant dans le nord-

ouest. 

- les travailleurs du port et de la petrochimie a Test. 

Un tel decoupage ressennblerait a ce qui se passe a Paris et sa 

banlieue, ou Ton observe un decoupage est/ouest. 

Dans un milieu aussi marque socialement, la tentation est 

grande de proceder a une etude sociolinguistique ou Ton 

effectuerait des correlations entre le milieu social et les pratiques 

linguistiques. Or (et nous allons nous expliquer sur ce point des 

maintenant), nous ne souhaitons pas id faire une etude 

variationniste de ce type, Les raisons en sont multiples, comme 

nous allons le voir. 
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La variation linguistique en ville: quelques problemes. 

La dialectoloaie urbaine 

1.1 II semble que rinter-penetration des disciplines, dont nous 

parlions dans notre introduction, a abouti a une inter-penetration 

des problemes. La dialectologie, qui est finalement d'une 

certaine fagon la grande soeur de la sociolinguistique, connait, 

elle aussi, ses limites. J.B. Marcellesi et L.F. Prudent 

(1982) dans un article, avait rappele une des difficultes 

majeures de la dialectologie; 
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"La dialectologie des points produit evidemment des cartes 

linguistiques. Elle rend compte d'un objet construit et non de la 

realite langagiere." (p. 7) 

II est permis de se demander si la sociolinguistique ne se 

heurte pas au meme ecueil car, que Ton s'interesse a I'aspect 

geographique d'un dialecte (que Ton pourrait nommer "aspect 

horizontal") ou a son aspect social ("aspect vertical"), on a 

encore une fois du mal a definir precisement I'objet etudie. Les 

limites geographiques d'un dialecte ne sont pas plus claires et 

precises que les limites sociales, et les formes en sont plus ou 

moins nettes ("focused" ou "diffuse": cf Trudgill et Chambers, 

1980 et Trudgill, 1986). Meme probleme, done, pour la 

dialectologie urbaine (qui, d'une certaine fagon, porte mal son 

nom, puisqu'elle s'interesse souvent bien plus a I'aspect social 

du dialecte qu'a I'aspect geographique: plutot que de 

dialectologie, peut-etre devrait-on parler de sociolinguistique ?), 

qui aborde la question dans le cadre de la "ville", cadre qu'il 

n'est pas toujours facile de definir. Prenons, par example, la 
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definition que Wirth (Wirth, 1964) donne des villes, definition 

qui s'applique assez bien au Havre. Pour lui, les villes sont 

des "relatively permanent, compact settlements of large 

numbers of heterogeneous individuals" (p. 68). 

On comprend mieux pourquoi I'interet que la ville suscite est 

relativement recent: la dialectologie trouvait son compte dans 

des accents ruraux (on se souvient de Gillieron et Edmont, par 

example) plus "homogenes" qui pouvaient servir a des etudes 

souvent diachroniques. Comme le faisait remarquer James 

Milroy (Milroy, 1992): 

"The traditional view of urban dialect was that it is not "dialect" 

at all. This term was reserved for the rural dialects which had 

been legitimized by nineteenth-century investigations, and which 

were believed to be "genuine" in a way that urban dialects are 

not", (p. 100) 



1.2 En effet, des lors que Ton se penche sur un milieu 

"socialement heterogene" (pour reprendre les termes de Wirth) 

comme Le Havre, on a de grandes chances d'avoir affaire a des 

particularites linguistiques eiles aussi heterogenes; une 

concentration d'individus plus grande entraine un morcellement 

social (que Ton retrouve parfois geographiquement) occasionne 

par les differences de gout, de culture, d'heritage, de statut etc. 

Cela explique pourquoi, en matiere de dialectologie urbaine, 

c'est I'aspect social (vertical) qui va primer, et pourquoi les 

variables independantes prises en compte ne seront pas les 

memes: si Ton voulait avoir une vision un peu simpliste des 

choses, on pourrait dire que I'age, par exemple, a de plus 

grandes chances d'etre choisi comme variable independante 

dans un milieu rural homogene, souvent considere comme plus 

"authentique". Cela semble s'expliquer par la densite plus forte 

des reseaux sociaux; Lesley et James Milroy (1992) resument: 

"It has sometimes been suggested that close-knit types of 

community networks tend to be rural and that they are nowadays 

marginal to urban life", (p g) 
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Notons d'ailleurs que les auteurs considerent que c'est la une 

erreur de jugement, et que les communautes de type "close-

knit" existent aussi en ville. Mais tout de meme, en dialectologie 

urbaine, on se heurte au tres grand nombre de variables 

independantes que Ton peut choisir (sexe, age, milieu ethnique, 

education, profession, region d'origine, groupe d'identite etc.) et 

qui compliquent singulierement la tache du chercheur. 

B) Correlations et variables indeoendantes 

2.1 Mais ce n'est pas tout; il ne nous apparait pas souhaitable 

de proceder a une etude dans laquelle on effectuerait, par 

exemple, des correlations entre zones d'habitat et pratiques 

linguistiques car on risque peut-etre, en faisant cela au Havre, 

"d'enfoncer des portes ouvertes" puisque, nous I'avons vu, Le 

Havre est une ville ou le decoupage urbain correspond grosso-

modo au decoupage social. Par consequent, on trouvera sans 
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doute les accents dits "populaires" dans les quartiers 

populaires. 

II est vrai, neammoins, qu'il y a sans doute variation, d'un point 

de vue geographique, au Havre. C'est ainsi que Ton constaterait 

sans doute une repartition entre trois types d'accents dits 

"populaires" au Havre. Ces trois accents seraient les suivants: 

- "accent du Havre"; c'est ('accent que nous nous appretons a 

etudier, II est caracterise, nous le verrons dans notre deuxieme 

partie, par une avancee generate de I'articulation. Une phrase 

com me "son pere, il va travailler sur le port avec son chien" 

serait realisee: [ bA&vaeje 3/K W 

- "accent beur"; c'est I'accent entendu dans la banlieue 

parisienne et qui est en train de s'installer, si Ton peut dire, au 

Havre, notamment (mais pas exclusivement) dans la population 

des jeunes immigres de la deuxieme generation. Un film com me 

"La Haine" de Matthieu Kassowitz en foumirait une assez bonne 

illustration. Centralrement a I'accent precedent, il est caracterise 

par un recul general de I'articulation. Pour I'exemple ci-dessus, 

on aurait la realisation: [so p6k" ' va, t b a v o j e 
\(p po cuv&k so j j& 2 
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- "accent cauchois": issu du frangais regional de Normandie, il 

en possede les caracteristiques, que nous verrons plus en detail 

dans notre deuxieme partie. L'un des traits les plus frappants en 

ce qui concerne les consonnes est le Ibl qui devient /J / et le / ] / 

qui devient/W: I ( 5 pe. > vq t f tavaje. ' pels' a.vtW 

Ainsi, d'un point de vue geographique, on commence a 

entendre de plus en plus 'Taccent beur" dans les grands 

ensembles de type H.L.M. situes, entre autres, sur les hauteurs 

(Caucriauville, la Mare Rouge, Bois de Bleville, etc., la ou la 

population immigree de la deuxieme generation est la plus 

forte), "['accent du Havre" que nous nous appretons a etudier 

s'entend, lui, sans doute un peu dans tous les quartiers 

populaires, et meme ailleurs. Quant a "1'accent cauchois", c'est 

dans la peripherie du Havre qu'on I'entend le plus (Harfleur, 

Montivilliers, Gainneville et toute I'agglomeration plus eloignee). 

2.2 Or, afin d'illustrer les difficultes que Ton rencontre des que 

Ton veut effectuer une etude variationniste poussee, on pourrait 

supposer le tableau suivant pour Le Havre, en sachant que les 
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taux donnes sont fictifs (nous ne possedons pas de donnees a 

leur sujet), ainsi que les termes "jeunes" et "vieux", qui ne 

veulent rien dire (comme i'ecrivait Pierre Bourdieu (Bourdieu, 

1984): "La "jeunesse" n'est qu'un mot"): 
(1) 

accent "jeunes" "vieux" 

"du Havre" taux moyen taux moyen 

"cauchois" taux + faible taux + fort 

"beur" taux + fort taux + faible 

A la lecture de ce tableau, qui n'est encore une fois qu'une 

hypothese de travail, on pourrait deduire que I'accent "beur" que 

Ton entend dans les banlieues est un accent de jeunes, tandis 

que I'accent "cauchois" est un accent de vieux, ('accent "du 

Havre" etant un accent qui n'est pas lie a I'age. Ce serait oublier 

plusieurs choses: 

(1) p. 143 
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- les proportions pour ce qui concerne I'accent "cauchois" 

seraient sans doute bien differentes dans la campagne 

environnant Le Havre. 

- Chez les immigres, le nombre de "jeunes" ayant appris le 

frangais en premiere langue est plus grand que le nombre de 

"vieux", ce qui tronque la vision que Ton peut avoir de I'accent 

"beur. 

- le niveau d'instruction est, de fagon generate en France, plus 

grand chez les "jeunes" que chez les "vieux", et c'est plutot la 

qu'il faudrait chercher une causalite. 

On voit done, avec cette illustration (certes un peu grossiere), 

qu'il faut faire attention de ne pas confondre "correlation" et 

"causalite": dire de tel ou tel accent que c'est un accent de 

"jeunes" ou de "vieux", c'est faire une evaluation qui ne prend 

pas en compte I'aspect geographique, le milieu ethnique et le 

degre d'instruction, par exemple. Certains sociolinguistes ont, en 

reponse a ces difficultes, avance que certaines variables 

independantes etaient dans certains cas plus revelatrices que 

d'autres Macaulay (1977) avait ainsi mis I'accent sur 
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le degre d'instruction et I'activite professionnelle en tant que 

variables independantes a prendre en compte en priorite). 

On salt de plus que I'accent peut changer pendant interaction, 

comme le demontre la theorie d'accommodation et de 

convergence-divergence de Giles. Enfin, n'oublions pas que la 

plupart de ces variables independantes peuvent changer dans 

le temps (I'age, bien entendu, mais aussi la profession ou la 

classe sociale, par exemple), ce qui peut compliquer encore les 

choses. 

Or, le probleme ici n'est pas tant qu'il y ait un grand nombre de 

variables independantes mais plutot que ces variables 

s'interpenetrent et ont une influence les unes sur les autres. 

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples: 

- I'age peut determiner I'appartenance a une categorie 

professionnelle (I'experience pouvant etre prise en compte pour 

un certain type d'emploi) ou a un groupe d'identite (rares sont 

les rappeurs tres ages, par exemple). 

- le sexe peut egalement, on ne le salt que trop, limiter encore 

I'acces a certaines professions. 
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- le niveau construction, c'est evident, determine I'acces a 

certaines professions. 

- I'origine ethnique peut etre, encore de nos jours, un facteur 

d'acces a tel ou tel type d'emploi. 

On voit done qu'il est parfois delicat d'etablir des correlations 

entre certaines variables independantes et des variables 

linguistiques, sans etre bien certain des causalites (meme s'il 

n'en demeure pas moins que, dans certains cas, ces 

correlations existent). Autre inconvenient; on risque, a la 

longue, de concevoir le langage et la societe comme deux 

choses separees, alors que nous souhaitons, dans notre travail, 

ne pas operer cette division. Dernier inconvenient, d'ordre 

technique, celui-la: chercher a etablir des correlations oblige 

souvent le chercheur a entreprendre une enquete a grande 

echelle, ce qui necessite parfois une equipe. A cet egard, 

effectuer des correlations systematiques a grande echelle entre 

certains usages et le paysage social du Havre ne nous a ni 

semble constituer une demarche appropriee, ni ete 

envisageable de toute fagon. II nous est vite apparu qu'il etait en 

fait beaucoup plus interessant, pour ce qui est du Havre, 

47 



d'explorer les attitudes et meme les cliches lies a I'accent que 

nous etudions id: ajoutons que, a cet egard, les resultats de 

I'enquete de notre troisieme partie ont ete au dela de nos 

esperances, comme nous le verrons. 
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Classes sociales, reseaux sociaux et communaute 

linguistique: ie cas du Havre 

A) La notion de communaute linquistiaue 

1.1 La notion de communaute linguistique, qui constitue la 

veritable base de la majorite des recherches entreprises dans le 

domaine de la sociolinguistique, est aussi la notion qui semble 

creer le plus de difficultes, au point qu'elle est sans doute le 

concept sociolinguistique le plus discutable et le plus discute. 

En fait, la definition meme de la communaute linguistique 
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souleve parfois de plus nombreuses questions qu'elle n'en 

resout, et on voit qu'Hudson (Hudson, 1980) avait du consacrer 

au moins quelques pages de son ouvrage a la recapitulation des 

differentes approches ! La cle reside dans I'eternel dilemme du 

va-et-vient entre le social et le linguistique: 

"Many attempts have been made to define a language in social 

terms, such as "The language of community X"; but when we 

have to devise a test for membership of Community X it 

frequently includes (...) speaking Language X, and the definition 

therefore becomes circular" (Le Page et Tabouret-keller, 1985). 
(p 191) 

On pourrait ainsi regrouper les differentes approches de la 

communaute linguistique en quelques grandes categories (cf 

notamment: Dittmar et Schlobinski, 1988; Hudson, 1980 et 

Calvet, 1994), qui correspondent a des ecoles precises: 

- approche "Martinet"; c'est la definition de base, puisque la 

communaute est definie comme I'ensemble des gens qui 

utilisent une meme langue. "II y a langue des que la 

communication s'etablit (...) et on a affaire a une seule et meme 
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langue tant que la communication est effectivement assuree" 

(Martinet, 1991) 

- approche "Bloomfield": "Line communaute linguistique est un 

groupe de gens qui agit au moyen du discours.(.- ) Les 

membres d'une communaute linguistique peuvent parler d'une 

fagon si semblable que chacun peut comprendre I'autre ou 

peuvent se differencier au point que des personnes de regions 

voisines peuvent ne pas arriver a se comprendre les unes les 

(2) 

autres" (Bloomfield, 1970). 

- approche "Milroy": id, I'ensemble des gens qui entrent dans 

un reseau de relations, et done en interaction, constituent une 

communaute. On voit que cette conception est plus sociale que 

linguistique, et il est vrai qu'elle fonctionne bien des lors que Ton 

parle des dockers du Havre, par exemple. 

- approche "Hymes": la communaute doit partager les memes 

regies pour la production et interpretation des discours. 

- approche "Labov": "II serait faux de concevoir la communaute 

linguistique comme un ensemble de locuteurs employant les 

memes formes. On la decrit mieux comme etant un groupe qui 
(3) 

partage les memes normes quant a la langue" (Labov, 1976). 

(1) p. 147 
(2) p. 44 
(3) p. 228 
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Labov entend par "normes" les attitudes sociales par rapport a 

la langue. Romaine (Romaine, 1982) avait d'ailleurs rappele les 

obstacles rencontres des que Ton a cherche a definir une 

communaute linguistique en dehors du New-York cher a Labov. 

1.2 On constate que ces approches de la communaute 

linguistique presentent des differences sur bien des points: il y a 

d'un cote les definitions qui priment I'aspect "communaute" et de 

I'autre celles qui penchent plutot du cote "linguistique". 

Cependant, Glyn Williams (Williams, 1992) a eu la reflexion 

suivante, a laquelle Calvet a fait echo (Calvet, 1994) et qui nous 

parait vitale; 

"What is distinctive is the manner in which sociolinguistics 

creates the boundary of the enclosed space on the basis of 

linguistic, rather than social, features". (p. 69) 

C'est pourquoi il faut evidemment operer une distinction entre 

communaute linguistique et communaute sociale: le noeud du 

probleme a peut-etre ete justement de vouloir chercher les 
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particularites linguistiques de telle ou telle communaute, en 

ayant precisement defini cette derniere selon des criteres 

linguistiques: on ne pouvait aboutir qu'a un paradoxe, a savoir 

chercher du linguistique dans quelque chose de defini 

linguistiquement. Notre objectif sera done d'essayer de definir, 

pour commencer, une communaute sociale, et non une 

communaute linguistique. Une communaute sociale se definit, 

selon Calvet (Calvet, 1994), par quatre facteurs, qui sont le lieu 

(ce qui la differencie fondamentalement de la communaute 

linguistique), le temps (le lieu peut changer diachroniquement), 

Taction (plus que simplement des locuteurs mis ensemble, la 

communaute implique des relations de convergence, 

divergences ou meme conflits) et I'habitus (notion elaboree par 

le sociologue Pierre Bourdieu et sur laquelle nous reviendrons 

dans notre troisieme partie). Notre travail est done articule en 

deux temps: la difficulte reside dans le fait qu'il faut d'abord 

chercher le linguistique dans le social, ensuite chercher le social 

dans le linguistique, mais sans operer de dichotomie definitive. 

Mors, en quoi consistera, pour commencer, notre communaute 
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sociale? Nous avons choisi la plus sociale des approches en 

terme de communaute linguistique: celle des reseaux. 

B) Classes et reseaux sociaux 

2.1 Depuis les analyses stratificationnelles (a New-York, 

notamment) de Labov, qui avait recupere le systeme a neuf 

niveaux socio-economiques mis en place par la sociologie 

americaine, et qui a ete suivi par d'autres (par exemple, 

Trudgill), la division du paysage social en classes a ete 

largement utilise en sociolinguistique: on entend alors par 

"classes" la definition qu'en donnait, par exemple, Georges 

Gurvitch (Gurvitch, 1969); 

"Les classes sociales sont des groupements particuliers de fait 

et a distance caracterises par leur supra-fonctionnalite, leur 

tendance vers une structuration poussee, leur resistance a la 

penetration par la societe globale et leur incompatibillte radicale 

avec les autres classes", (p. 199) 
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L'auteur entend par des groupements "de fait" des 

groupements "auxquels leurs membres participent sans que 

cela soit explicitement voulu par eux et sans qu'ils obeissent aux 

injonctions d'une organisation ou d'un pouvoir precis". Par "a 

distance", i'auteur veut dire que ces groupements ne se 

reunissent pas. Cependant, le probleme, nous I'avons dit dans 

notre introduction, reside dans le fait que les sociolinguistes 

n'ont, pour la plupart, pas hesite a recuperer sans prendre 

suffisamment de recul les outils et les systemes elabores par les 

sociologues, et notamment le structuro-fonctionnalisme de 

Parsons. 

2.2 Le regard critique que Glyn Williams (Williams, 1992) 

porte sur le travail de Labov en particulier et la sociolinguistique 

en general est, entre autres choses, axe sur la fagon dont est 

envisage le consensus social. Les travaux de Labov et la fagon 

dont il lie la mobilite sociale a I'usage de certaines variantes 

linguistiques laissent entendre que I'individu est un acteur 

conscient de I'ordre social dont il fait partie, choisissant d'evoluer 
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"vers le haut" ou au contraire de rester ou 11 est. Or, cela n'est 

vrai que pour quelques individus, mais il est delicat, encore une 

fois, de faire des correlations entre des usages linguistiques lies 

a certains comportements et toute une "classe" (en I'occurrence, 

la classe moyenne). Comme le souligne Glyn Williams: 

"If language is part both of the normative structure and of 

individual expression then the individual must also be a willing 

participant in the creation of a normative order which restrains 

him/her. It is as if the social structure is a product of individual 

decisions", (p. 92) 

2.3 De plus, ce decoupage social en classes pose d'autres 

problemes. Les classes sociales n'ont, selon certains 

sociologues, pas d'existence reelle; au mieux, elles sont 

difficilement tangibles, et il devient de plus en plus ardu de 

trouver des criteres satisfaisants sur lesquels se baser pour les 

definir. Ainsi, on constate une difference entre classe objective 

et classe subjective. II suffit d'ajouter la notion de prestige, que 

Gurvitch (Gurvitch, 1969) definit comme un "honneur accorde 
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de fait a ceux qui de fait possedent ies valeurs communement 

admises de fait par ies individus d'une societe donnee" pour que 

tout change: une classe sociale subjective existe peut-etre plus 

en fonction du prestige qu'elle s'accorde ou se voit accorder par 

d'autres. Ainsi, la profession, souvent utilise com me critere de 

classement objectif, evolue depuis deja un certain temps: un 

employe de banque pourra etre moins paye qu'un ouvrier, mais 

il jouira sans doute d'un prestige plus grand. Done, les gens ont 

parfois tendance a se modeler un groupe de reference, c'est-a-

dire une classe a laquelle lis n'appartiennent pas reellement, et 

qui ne coincide pas avec leur classe objective, soit parce qu'elle 

est au dessus, soit parce qu'elle est au dessous. Or, cela nous 

semble extremement important, car cela se traduit peut-etre sur 

le plan linguistique: peut-etre meme que linguistique et social ne 

devraient pas etre separes ici. 

2.4 Les reseaux, quant a eux, ont connu leur heure de gloire 

en sociologie avec, entre autres, les travaux de Boissevain 

(Boissevain, 1973) et avaient ete recuperes par la 

sociolinguistique parce qu'ils accordent une place plus 
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importante a Unteraction, mais aussi parce qu'ils constituaient 

alors une innovation methodologique par rapport a la 

sociolinguistique traditionnelle et qu'ils permettent notamment 

de nuancer le decoupage de la societe en classes. Dependant, 

les deux approches ne sont pas forcement incompatibles: 

Lesley et James Milroy (1992) n'excluent pas d'aboutir a un 

modele sociolinguistique qui integre a la fois la classe socio-

economique (plus "macro-linguistique") et les reseaux (plus 

"micro-linguistiques"): 

"Although these variables are often presented as unrelated or 

even contradictory, (...) it is useful to propose an interpretation of 

sociolinguistic space that conceives of them as interrelated", (p.23) 

2.5 Le probleme est que le decoupage en reseaux n'est en lui-

meme pas exempt de certains defauts. En effet, dans des 

travaux plus anciens (James et Lesley Milroy, 1985) puis dans 

son ouvrage le plus connu sur Belfast, Lesley Milroy (Milroy, 

1987) avait explique certains types de comportements 

linguistiques en les liant (et done en effectuant des correlations) 
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a certains types de reseaux et a leur densite, et en montrant que 

les liens dits "weak" entre les groupes sont ceux au travers 

desquels les innovations linguistiques sont vehiculees (cf 

egalement James Milroy, 1992). Inversement, au sein des 

reseaux plus denses, le vernacuiaire est decrit comme plus 

stable. La encore, on peut se demander dans quel sens 

fonctionne la correlation: est-ce le langage qui conditionne la 

societe, ou I'lnverse ? 

"Loyalty to the vernacular speech norms is accounted for by a 

density of networks which is a consequence of that loyalty" 

(Williams, 1992). (p. 195) 

On se heurte done au meme ecueil que pour les travaux 

stratificationnels: on a, la aussi, I'impression que I'individu est, 

au sein de la societe, en etat de libre-arbitre et qu'il peut choisir 

d'evoluer, ou de demeurer, non plus dans les classes mais dans 

les reseaux en utilisant pour cela la langue. Cependant, il ne faut 

pas jeter le bebe avec I'eau du bain: une fois que Ton est 

conscient de ces difficultes, la notion de reseaux n'en demeure 
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pas moins un outil fort interessant d'un point de vue social. 

Aussi, il nous a semble approprie de I'lllustrer avec Texemple 

des dockers du Havre. 

C) Les dockers du Havre en tant que reseau social 

3.1 Jusqu'au milieu du 19e siecle, n'importe qui pouvait etre 

docker au Havre: 

"Ouvert a tous comme un marche, le metier de docker attire 

tous ceux qui desirent une tache immediate, purement 

musculaire, aussi libre et incontrolee que possible. (...) Le quai 

devient "la legion etrangere" du travail" (Legoy, 1979). (p. 207, 

tome 2) 

C'est a partir de 1850 que Ton voit se dessiner un corporatisme 

qui connaitra sa consecration avec la loi de 1947 qui apporte, 

entre autres choses, la garantie d'une remuneration les jours de 

chomage. Rappelons en effet que le docker est un journalier, 

qui travaille quand il y a des bateaux. 
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Precisement, ce qui est frappant avec les corporatismes, c'est 

qu'ils peuvent prendre les allures d'une veritable societe en 

marge de la societe, d'un petit monde a part. Dans un ouvrage 

consacre aux dockers du Havre cite par LoTc Hilaire 

(Hilaire,1993), Jean-Pierre Avenel ecrit: 

"Le groupe possede une existence fortement individualisee. 

Des caracteres psychologiques, sociaux, professionnels, 

extremement marques, lui conferent des traits d'une 

exceptionnelle vigueur, accuses encore par un isolement qui a 

jadis place les dockers du Havre dans la situation d'une minorite 

ethnique ou religieuse". (p. 13) 

Or, nous le verrons dans notre troisieme partie, les dockers au 

Havre sont pergus par une partie de la population comme 

constituant un groupe socialement (a juste titre), et 

linguistiquement (ce qui est faux), tres marque. Cela s'explique 

par plusieurs facteurs: 

- jusqu'a recemment, on pouvait compter sur la toute puissance 

de leur syndicat, qui controle I'embauche et contribue a la 
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soudure et a la cohesion du groupe: ne pas se syndiquer etait, il 

y a quelques annees (et peut-etre encore maintenant: ce genre 

de choses est difficile a controler !) passible d'une repression 

violente. 

- on est, en general, docker de pere en fils. II est difficile et 

parfois impossible a une personne etrangere au milieu de 

devenir docker. Or, cela a forcement une incidence sur les 

reseaux du groupe. Penelope Eckert (Eckert,1988), en etudiant 

la variation chez les adolescents, faisait remarquer: 

"As they develop socially, adolescents may move out of their 

neighborhood networks into networks that may have quite a 

different socioeconomic character. Thus, one would expect that 

where individuals' emerging social identities conflict with those of 

their parents or neighborhood peers' socioeconomic identities, 

their patterns of variation will adjust accordingly", (p. 185) 

Or, il y a peu de chances que cela soit le cas chez les dockers; 

si Ton est docker de pere en fils, cela tend a serrer les liens du 

groupe, qui deviennent "multiplexes"; a defaut d'avoir des 
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dockers qui habitant tous dans le meme quartier (au Havre, on 

comptait en 1960 350 foyers de dockers dans le quartier des 

Neiges (Chedot, 1995), ce qui n'est pas negligeable; mais 11 

sembierait qu'il y ait eu depuis une dispersion vers la grande 

banlieue pavillonnaire), on peut avoir un pere docker, un ami 

docker etc. que Ton retrouvera sur le lieu de son travail, mais 

aussi en dehors. On pourrait meme se demander s'il n'y a pas 

un "habitus docker". Pour Philippe Lorenzo (Lorenzo, 1990): 

"Avoir ses fils sur le port est pour un docker non seulement la 

source de fierte que Ton connait bien par le principe de 

legitimation du travail du pere, mais c'est aussi la transmission 

d'un patrimoine. Du seul patrimoine finalement dont peuvent se 

prevaloir les dockers".̂ ^̂  

- le lien avec le passe joue un role important. Ainsi, pour 

Philippe Lorenzo (Lorenzo, 1990): "Le passe des dockers est 

leur histoire et leur legitimite dans le port. Pour com prendre les 

dockers d'aujourd'hui, il faut saisir leur continuite historique. Le 

passe devient mythique, I'exemple a suivre". 

- les dockers sont souvent en conflit, soit syndical, soit 

simplement sur leur lieu de travail avec ceux qui ne sont pas 

(1) cit6 par Hilaire (1993: p. 20) 
(2) cif6 par Hilaire (1993: p 45) 
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dockers. Or, com me le disait Helle (Helle, 1966): "la societe 

finirait par oublier purement et simplement le docker si ce 

dernier ne concentrait occasionnellement sur lui I'attention du 

public, soit par des revendications de salaire, soit meme par des 
(1) 

greves". Or, cela contribue encore a la cohesion du groupe car, 

com me le souligne Loic Hilaire (Hilaire, 1993): "Plus un 

decalage existe entre les comportements d'un groupe et ceux 

observes dans le reste de la vie sociale, plus est grande 

I'attraction du mythe qui seul permet de preserver les identites 

collectives. A un certain moment, la communaute en arrive a 

penser qu'elle reste la seule a ne pas s'etre compromise, a 

n'avoir hen cede. (...) Chaque victoire du groupe, mais aussi 

chaque defaite, sert a confirmer la justesse de sa cause et de 
(2) 

ses valeurs, meme contre toutes les autres". Sur quel mythe 

repose, en grande partie, I'identite des dockers, du point de vue 

du travail ? Sans doute, toujours selon Hilaire, sur le fait qu"'a la 

difference des autres salaries, les dockers n'ont jamais eu de 

patrons; ils ont aboli le salariat bien avant qu'il n'existe. Ce 

mythe est fondateur du groupe, mais il fait fi de tous ceux qu'il 
(3) 

exclut: les hors statuts". Legoy (Legoy, 1979) donne une 

(1) cit6 par Hilaire (1993: p 47) 
(2) p. 49 
(3) p 49 
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illustration amusante de cette attitude farouchement 

revendicative: un mouvement de protestation s'etait organise 

lors d'un demenagement, vers la fin du 19e siecle, du lieu 

d'embauche des dockers du Havre: ce demenagement avait 

pour consequence d'eloigner radicalement le lieu d'embauche 

en question des bars du quartier Saint Frangois ! 

On voit done que commence a se degager ce qui pourrait 

presque etre un "ethnic group" selon la definition qu'en donnent 

Le Page et Tabouret-Keller (Le Page et Tabouret-Keller, 1985); 

a defaut d'etre "biologically self-perpetuating", les dockers 

partagent des valeurs culturelles, sont un reseau riche de 

communication et d'interaction et se disent dockers, sont fiers 

de I'etre et le font savoir. Or, on salt que cela peut avoir des 

consequences linguistiques. Ainsi, Giles (Giles, 1977): 

"Non-converging speech is an important medium often used by 

ethnic groups as a symbolic tactic for maintaining their identity 

and cultural distinctiveness". 323) 

(1) p. 207 
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II va de soi que nous prendrons ce jugement avec 

circonspection, puisque d'une part il est delicat, encore une fois 

d'affirmer que les dockers sont un "ethnic group" et d'autre part 

nous avons deja dit que nous doutions de I'individu en tant que 

"willing participant" dans la societe (ce que cette definition de 

Giles implique). Plutot que "ethnic group", nous preferons le 

terme de "communaute symbolique" ou, encore mieux, tout 

simplement "communaute sociale". On verra importance que 

eel a revet dans notre troisieme partie, consacree aux attitudes 

par rapport a I'accent etudie ici. Toujours est-il que c'est en 

partie (mais pas uniquement) de cette "communaute sociale" 

des dockers que nous allons extraire ('accent que nous etudions 

dans notre deuxieme partie. En effet, les dockers sont un 

groupe tres marque d'un point de vue social et sans doute tres 

homogene, mais pour ce qui est de I'accent du Havre, hen ne 

les differencie obiectivement du reste des Havrais qui ont cet 

accent: les particularites sont les memes chez les dockers et 

Chez les non-dockers. C'est d'ailleurs paradoxal, car cet 

accent est assez proche, comme nous le verrons dans notre 

deuxieme partie, de I'accent populaire parisien: il est curieux 
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qu'un groupe aussi homogene que les dockers ait un accent 

somme toute assez "banal". Autre phenomene curieux; c'est 

aux dockers que I'accent est le plus volontiers associe au 

Havre, comme nous I'expliquerons dans notre troisieme partie, 

ce qui fait que c'est en cela que reside en partie le mythe de 

I'accent du Havre. 
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Le recuell des donnees 

Dans la communaute sociale qui nous interesse (un reseau de 

relations personnelles dans la ville du Havre, nous permettant 

d'enqueter chez les dockers, qui sont, en un sens, la 

communaute sociale par excellence), nous avons cherche les 

aspects linguistiques; nous avons demande a des individus s'ils 

connaissaient quelqu'un, dans leur entourage, qui avaient, selon 

eux, 'Taccent du Havre". Lorsque la reponse etait positive, nous 

ecoutions et enregistrions, lorsque cela etait possible, les 
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personnes ainsi designees. Nous avons ainsi obtenu cinq 

enregistrements, plus ou moins longs. Le fait de demander a 

quelqu'un et d'avoir done un intermediaire permet d'eviter de 

nous fier a notre seul jugement. 

A partir de ces enregistrements, nous avons effectue des 

transcriptions qui nous ont permis d'analyser les particularites de 

cet accent: cette analyse constitue la deuxieme partie de ce 

travail, et est essentiellement linguistique. Nous avons ensuite 

essaye de detecter quelles attitudes sociales se cachent 

derriere cet accent. Nous I'avons done fait ecouter a d'autres 

personnes, afin qu'elles nous disent ce qu'elles en pensaient: 

c'est la troisieme partie de ce travail, qui est essentiellement 

sociale. 

A) Le paradoxe de I'observateur 

Ce qui fait la difficulte d'une enquete sociolinguistique telle que 

celle que nous avons entreprise, c'est, en grande partie, le 

travail sur le terrain proprement dit. II est en effet difficile de 

recueillir des donnees sans etre soumis constamment a ce que 
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Labov en particulier et tout scientifique en general appelle "le 

paradoxe de I'observateur": un sujet, si on I'etudie pour 

connaitre son comportement, aura tendance a changer 

justement son comportement s'il se salt observe. On se souvient 

que Labov essaya le premier de contourner ce probleme en 

laissant tourner son magnetophone lorsque ses informateurs 

discutaient au telephone ou etaient interrompus par un de leurs 

proches. L'autre methode conslstait a demander a I'informateur 

de parler d'un sujet tres charge emotionnellement, comme le 

jour ou ils sont passes a deux doigts de la mort. 

Lesley Milroy, elle, avait choisi de se faire introduire dans un 

reseau par I'intermediaire de "I'ami d'un ami", ce qui permettait 

d'obtenir un acces plus facile et ainsi d'avoir des informateurs 

qui relachent I'eventuelle vigilance qu'ils pourraient exercer sur 

leur discours. 

Nous avons, pour notre part, choisi une methode qui permette 

de combiner ces deux approches, tout en se debarrassant 

completement du "paradoxe de I'observateur". Au lieu d'un lourd 

et encombrant magnetophone, nous avons utilise un petit 

baladeur sur lequel nous avons adapte un micro qu'il etait facile 
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de camoufler. ['inconvenient etait qu'il fallait se trouver dans des 

conditions de prise de son acceptables, generalement dans un 

endroit non exterieur. Autre inconvenient, ethique celui-la: nous 

ne disions pas aux informateurs qu'ils etaient enregistres. Cela 

peut poser, chez certaines personnes, un probleme comparable 

a celui cree lorsque Ton prend quelqu'un en photo sans le lui 

dire. Nous surmontions cet obstacle en avouant la verite a nos 

informateurs apres I'enregistrement et en leur offrant, s'ils le 

souhaitaient, d'effacer la bande sous leurs yeux: aucun ne s'en 

est offusque, et tous ont accepte que nous conservions 

I'enregistrement. 

L'avantage, en revanche, est que les donnees recueillies sont 

d'excellente qualite; il serait difficile d'obtenir des 

enregistrements qui soient autant "sur le vif. 

Pour obtenir ces donnees, nous demandions done a des 

personnes s'ils connaissaient quelqu'un qui avaient, selon eux, 

"I'accent du Havre". Cette methode, qui rappelle un peu celle 

utilisee par Lesley Milroy dans ce sens ou nous approchions 

nos informateurs de fagon indirecte, avait I'avantage d'eviter 

d'avoir a nous fier a notre seul instinct. L'autre avantage etait 
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que les informateurs nous connaissaient directement (pour deux 

d'entre eux) ou indirectement, ce qui leur otait toute inhibition 

eventuelle. Une fois que nous avions repere I'informateur, nous 

nous arrangions, lorsque c'etait necessaire, pour le faire parler 

d'un sujet qui I'affecte, ce qui rappelle, cette fois, la methode 

mise au point par Labov. C'est ainsi que nous avons pu obtenir 

cinq enregistrements plus ou moins longs: la longueur n'est 

d'ailleurs pas un facteur determinant, puisque I'enregistrement le 

plus riche a certains egards est aussi I'un des plus courts. 

B) Les informateurs 

Nom: Gerard D. 

Age: 56 ans 

Lieu de naissance: ne au Havre 

Profession: docker a la retraite 

L'enregistrement s'est passe alors que Gerard D. etait a table 

avec quatre autres personnes. Les conditions de prise de son 
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sont done excellentes. L'informateur etant docker a la retraite, !e 

sujet a aborder pour le "toucher emotionnellement" etait tout 

trouve: nous lui avons demande ce qu'il pensait de la reforme du 

statut des dockers qui etait sur le point d'etre mise en application 

a I'epoque et qui se heurtait chez les gens concernes a une 

opposition tres virulente. Le resultat a depasse nos esperances: 

Gerard a parle pendant plus d'une heure, devisant sur ses 

habitudes de I'epoque ou il etait docker, s'offusquant de la fagon 

dont il a ete mis a la retraite, racontant plusieurs anecdotes sur 

rimprevisibilite de ses horaires. 

Par honnetete, signalons que Gerard est I'un des deux sujets 

que nous connaissons directement, et nous n'avons done eu 

aucun merite ni aucun ma! a obtenir des donnees d'aussi bonne 

qualite. 

Norn: Etienne C. 

Age; 30 ans 

Lieu de naissance: ne au Havre 

Profession: superviseur de quai 
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Etienne est le deuxieme informateur que nous connaissons 

directement. Nous Tavons enregistre au moment ou il venait de 

finir une escale (rappelons qu'Etienne est superviseur de quai) 

qui avait ete particulierement difficile du point de vue des 

relations avec le capitaine du navire. Etienne est deja un 

individu relativement nerveux en soi: il n'en fallait pas plus pour 

qu'il eclate, d'autant que des collegues qui sont avec lui au 

moment de I'enregistrement se moquent de lui et reussissent a 

I'enerver encore plus. Le resultat est un enregistrement de 

quelques minutes seulement, mais d'excellente qualite puisque 

Etienne se laisse completement aller. Nous verrons d'ailleurs 

dans notre troisieme partie que c'est cet enregistrement-la qui 

constitue la pierre de touche de notre enquete. 

Surnom: 

Age: 

Wawa 

26 ans 

Lieu de naissance: ne au Havre 

Profession: ouvrier metallurgiste 
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On pourra s'etonner de voir figurer id le surnom de cet 

informateur (son vrai nom est Christophe): c'est pour des 

raisons de facilite, puisque les autres personnes presentes au 

moment de I'enregistrement I'appellent ainsi. L'enregistrement a 

eu lieu a une terrasse de cafe, et les conditions de prise de son 

ne sont done pas ideales. En outre, Wawa fait partie de ces 

individus qui ne s'enervent jamais. Nous avons done eu toutes 

les difficultes du monde a trouver un sujet qui le touche. 

Neammoins, au bout de quelques minutes, une autre personne 

presente a eu I'exceliente idee de lancer une conversation sur 

les guitares electriques: qu'il en soit id remercie! 

Nom: 

Age: 

Nouet 

51 ans 

Lieu de naissance: ne au Havre 

Profession: rnagon 
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Au moment de I'enregistrement, Monsieur Nouet, magon de 

son etat, venait de finir des travaux dans un appartement et etait 

en train de prendre Taperitif. Les autres personnes presentes ont 

lance une conversation sur la societe de consommation 

moderne et ses aleas: notamment, le gaspillage de nourriture. 

Ce sujet de conversation a permis d'obtenir ce que certaines 

personnes interrogees lors de notre enquete ont appele un 

veritable morceau d'anthologie: les differentes fagons 

d'accomoder un restant de roti. 

Monsieur Nouet est cependant un cas un peu a part. Les 

conditions d'enregistrement etaient telles que, comme nous ne 

le connaissions pas du tout, nous avons du nous livrer a une 

petite enquete pour savoir son age et s'il etait bien originaire du 

Havre. Malheureusement, nous avons oublie de demander son 

prenom, si bien que nous avons du nous contenter de son nom: 

Nouet. 
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Nom: Lucien N. 

Age: 45 ans 

Lieu de naissance: ne au Havre 

Profession: docker 

Lucien N. est docker, et nous I'avons enregistre au moment ou 

il venait de terminer son travail et qu'il prenait part a une 

conversation avec d'autres personnes au sujet d'un chef de 

service qui a la reputation d'etre terriblement maniaque. 

Malheureusement, Lucien N. doit etre une personne 

relativement timide puisqu'il n'intervient pas beaucoup dans la 

conversation. Ses rares interventions sont cependant 

d'excellente qualite, et tres interessantes d'un point de vue 

linguistique, si bien que nous n'avons pas pu nous decider a 

renoncer a cet enregistrement. 
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C) Autres sources 

En plus de nos cinq informateurs principaux, nous avons pu 

grappiller id et la d'autres donnees annexes. Ainsi, dans la rue, 

lorsque nous surprenions une realisation phonetique 

interessante, nous la notions. Mais la source la plus riche, nous 

I'avons trouvee sous forme de videos: 

- le film "Table Rase", de Christian Zarifian, relate la destruction 

de la ville du Havre pendant la Seconds Guerre Mondiale. II 

consiste essentiellement en une serie d'interviews de Havrais 

qui ont vecus ("survecus" serait le mot approprie) les 

bombardements. C'est evidemment un sujet tres charge 

emotionnellement, et la qualite linguistique des temoignages est 

frappante. 

- le reportage "Trait d'Union" est consacre a une association qui 

oeuvre dans les quartiers dits difficiles du Havre. La aussi, on 

entend une serie de temoignages de jeunes gens, ex-

delinquants, qui essayent de s'en sortir avec I'aide de 

I'association "Trait d'Union". 
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Pour des raisons de clarte, chaque fois que nous donnerons 

une de ces realisations annexes dans notre deuxieme partie, 

nous la ferons suivre du signe #. 
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DEUXIEME PARTIE: DESCRIPTION DE L'ACCENT 
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Nous avons choisi, dans ce qui suit, de ne parler que de ce qui 

devie de la "norme", c'est-a-dire ce qui constitue les variables de 

I'accent du Havre. Nous avons ainsi deliberement omis de 

mentionner certaines oppositions; par exemple, nous n'avons 

pas parle de I'opposition ^/ofe/ qui, au Havre, a pour ainsi dire 

disparu, ce qui n'est que le reflet d'une tendance observee par 

ailleurs dans I'ensemble du nord de la France (meme si Ton 

note, dans notre corpus, une realisation atypique de "parfum", 

realise [p3e^ foe]). II convient bien entendu de definir ce que 

nous entendons par "norme", II nous a ete necessaire de fixer 

notre choix non pas sur la norme mais sur une norme. Rey 

;1972) preconisait de distinguer norme objective, norme 

subjective et norme prescriptive), en prenant pour references le 

Petit Robert qui constitue un outil de base ideal, et le 

Dictionnaire de la prononciation frangaise dans sa norme 

actuelle (1987); ils nous serviront en quelque sorte "d'etalons". 

Notre choix est done base sur la necessite d'avoir une reference 

stable et sure, mais il va de soi que nous n'emettrons a aucun 

moment de jugement de valeur. 



L'archiphoneme lAl. 

['opposition entre le /o/ et le /a/ est encore tres vivace dans 

rensembie de la Normandie rurale. Guiti Deyhime (1967) donne 

une fourchette statistique de 100% a 92% d'oppositions entre 

"patte" et "pSte" en Normandie, alors qu'a Paris, pour la meme 

paire, le chiffre est de 87% a 80%. II est clair, cependant, que 

I'opposition entre /a/ et /a/ est, comme le souligne Henriette 

Walter (1977), une "opposition sur laquelle on a tendance a ne 

plus faire reposer le poids de la communication, etant donne les 
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(1) 

risques d'incomprehension ou d'incertitude qui en resultent". De 

meme, Jacqueline Picoche et Christiane Marchello-Nizia (1994) 

constatent une regression du /a/, et precisent que "10 a 12% 
(2) 

des IN sont posterieurs en fran?ais moderne". Nous allons 

essayer, pour notre part, d'etudier la distribution de lol et /a/, afin 

de voir s'il y a toujours une opposition au Havre, ou si au 

contraire elle est en train de disparaitre. 

A) en position finale absolue 

1) aporoche generate 

1,1 Dans cette position, /a/ peut etre realise [a], mais aussi 

tres souvent [ae], sans qu'il ne soit facile de predire qu'une 

realisation determinee se produira infailliblement dans tel ou tel 

environnement. II s'agit done d'une distribution parallele, mais 

non phonemique. De fait, il semblerait que, en ce qui concerne 

[a] et [as], nous ayons affaire a une variation iibre d'ordre 

stylistique, puisque la proportion de [aa] en position finale 

absolue augmente visiblement quand I'informateur est pris par 

(1) p. 41 
(2) p 210 
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son discours (cf: Gerard et son accidente de la route!) et qu'il 

donne libre cours a ses emotions. Cela rappelle notamment la 

constatation de Labov (1976) qui, pour obtenir de ses 

informateurs un accent plus "vrai", leur demandait de se 

souvenir du jour ou ceux-ci avaient frole la mort... 

Aa [lae] 

et puis tout ga [pi tu sae] 

un etat [E netae] 

jusqwg [^yska^ 

voila [waslae] 

1.2 Certains mots se terminent cependant systematiquement 

avec un /a/. C'est le cas notamment de certains monosyllabes 

comme "bas", "pas", "gars", "ras". Jacqueline Picoche et 

Christiane Marchello-Nizia (1994) ont effectue le meme constat 

au sujet de I'opposition entre /a/ et /Q / sur ('ensemble de la 

France, ou "c'est dans les monosyllabes qu'elle est le plus 

unanimement maintenue". (p. 210) 
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petit gars [ti go] 

la-bas [las ba] 

jesaispas [ je pa] 

quatre repas [kaet k"0pci] 

cheveux ras [ Jv0 kq ]# 

On notera que la realisation du /Q/ est tres arrondie, et meme 

un peu fermee, par exemple dans [ j e pa], que Ton pourrait 

presque noter [ je po] dans le cas de certaines realisations que 

nous avons entendues au Havre. 

Si Ton se refere au Dictionnaire de la prononciation frangaise 

dans sa norme actuelle (1987), on s'apergoit d'ailleurs que, dans 

I'ensemble, on trouve le /a / la ou la norme que nous avons 

choisie (voir plus haut) le met. ['opposition entre un /a/ et un kxl 

correspond grosso modo a la phonologie du frangais. 

Cependant, nous allons voir maintenant que ['opposition entre 

lal et loJ est, dans certains cas, tres floue, ce qui tend rait a 
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montrer qu'elle peut etre menacee, au Havre, au niveau 

phonologique, 

2) environnements particuliers: 

2.1 H. Walter (1982) signale, en ce qui concerne la 

Normandie, que la realisation de /A/, en position finale absolve, 

est generalement posterieure , notamment apres /w/. Fernand 

Carton et al. (1983) notent egalement une realisation de /A/ 

generalement posterieure en position finale absolue, dans le 

franpais regional du Nord. On assiste done ici A une premiere 

difference entre notre corpus du Havre et les realisations que 

I'on peut rencontrer dans le reste de la Normandie, ou le Nord, 

puisque I'on constate que le /A/ en position finale absolue aura 

tendance a etre anterieur et meme a se fermer en [se], lorsque 

precede de /w-/, si ce dernier n'est pas lui-meme precede de Irl: 

on regoit P «'swae] 

pourquoi [putfkw^] 

n'importe quoi [nepotft kw®] 
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une fois par an [yn Iwae pae«a] 

j'emploie l^lwae] 

moi [mw8S] 

demerde-toi [dem t̂rtJ twae] 

qu'est-ce-que je vois [keska^ vwas] 

Wawa [waewae] 

On reieve quelques exceptions a cette regie dans notre corpus, 

pour lesquelles le /A/ devient posterieur: 

Berlinois [bo l̂inwa] 

dix mois [di mwa] 

Or, c'est le meme informateur (Gerard) qui a produit ces deux 

exceptions, et qui a produit egalement la realisation suivante: 

deux ou trois mois [do u tawa mwae] 

II est done clair id que, dans un environnement identique, pour 

un meme informateur, la distribution est parallele, mais qu'il est 
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delicat de parler d'opposition ! On a done une variation libre, 

Chez Gerard, qui est I'informateur le plus age. La taille de notre 

corpus ne nous permet malheureusement pas de savoir si cette 

tendance est generale au Havre. 

2.2 Lorsque IN est precede de /rw-/, on reieve une realisation 

parfois posterieure: 

tu crois [ty kRwo] 

trois [tm<x] 

et parfois anterieure, avec fermeture: 

repasfroid [w0pciW%] 

N.B: il faut noter que la realisation de /w/ n'est pas la meme 

selon que le /A/ qui suit est anterieur ou posterieur. On observe 

ainsi une nette anteriorisation de /w/ si le /A/ qui suit est lui-

meme anterieur. Comparer, a ce titre, les realisations de "trois" 

et "mo/", que Ton devrait presque noter [myae]. 



Notons egaiement les ressemblances avec d'autres accents 

proches geographiquement. Ainsi, Robert Loriot (1967), ecrit: 

"On a done dans la zone picarde frwe ou frwe, etrwe ou etrwe, 

krwer ou krwer, drwe ou drwe alors que le normand offre selon 

les points fre ou fre, etrwe ou etrwe, krer, dre ou dre". (p. 40) 

On peut y voir le signe d'un IN qui est anterieur dans ces 

environnements en Picardie et en Normandie, et qui subit de 

plus une fermeture. La encore, les realisations au Havre sont 

incertaines, parfois anterieures, parfois posterieures, et Ton a, 

semble-t-il, une variation libre dans cet environnement. 

B) en position finale couverte 

C'est dans cette position que Ton assiste le plus souvent a une 

fermeture de /a/ en [as]: 

I'occase [lokaez] 
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ma femme 

au Havre 

il nous soigne bien 

a droite a gauche 

impeccable 

des patates 

[mae faem] 

[o aev] 

[i nu sw^j i bj&] 

[aedtfwst aegoj ] 

[Spek«b]# 

[de pee\sei]# 

On observe egalement queiques /•/ dans cette position: 

en bas a droite 

des pates 

Gerard Tasse 

a la base 

[a boa dt/wQt] 

[de pat] 

["̂ ewaew tos] 

[as l3B baz] 

On se rend compte qu'il est difficile, une fois encore, de trouver 

un lien entre la realisation anterieure ou posterieure de /A/ et 

son environnement puisque, dans certains cas, on peut 

rencontrer les deux! Ainsi, le mot "droite" est-il realise des deux 

fagons differentes, par le meme informateur (toujours Gerard) 

dans les exemples ci-dessus. Nous sommes done en presence 
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d'un autre exemple de variation libre chez cet informateur. Cette 

variation libre semble cependant limitee encore une fois a un 

environnement specifique (derriere /-w/ ou /-rw/). Ainsi, dans le 

cas des monosyllabes, il semblerait que I'usage corresponde a 

la norme (pour le mot "base", par exemple), le /a / de "pate" 

constituant presque une reference en la matiere. 

Ce qui est frappant en revanche, c'est que Ton ne trouve aucun 

/o/ dans notre corpus, si la consonne qui suit est un /-r/. De plus, 

le /r/ semble avoir un pouvoir de fermeture du /a/ en [ae]: 

couloir 

Tupperware 

d'avoir 

ga foire 

barbare 

on en a marre 

Bernard 

Gerard 

carte 

so/r 

[kulwaw] 

[typewwaey] 

[davwaev] 

[sa fW8Bkf] 

[basKbaew] 

[f^nas m ^ ] 

[bewnaê ] 

[keKt] 

[swasK] 
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lascar [laesk^] 

II est possible, en frangais "standard" de rencontrer un / a / 

devant un /r/, dans des mots com me "gare", "rare", "barre" ou 

"rembarre", mais de telles realisations sembleraient inhabituelles 

au Havre. II est tentant de faire, sur ce point, un rapprochement 

avec ['accent populaire parisien (et peut-etre aussi le frangais 

regional du Nord-Picardie), pour lequel on assiste au meme 

phenomene (Martinet, 1969). Martinet nous donne comme 

exemple le titre d'un journal: "[pasri swaer]", et on pourrait sans 

doute en trouver I'illustration dans le fameux sketch de Coluche, 

"Gerard', qu'il pronongait [ ^eraer]. Henriette Walter (1976) 
(1) 

constate une "nette majorite de /a/ (82%)" devant /-r/ dans le 

frangais contemporain, sans preciser toutefois s'il s'agit de [a] ou 

[88]. Cependant, elle ajoute que "cette tendance est tres 

ancienne et, des le XVIe siecle, on avait meme signale une 

tendance des gens de Paris a aller meme jusqu'a "changer le a 

en e"". Carton et al. (1983) signalent ce trait dans leur 

description de I'accent populaire parisien, et donnent comme 

(1) P 67 
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exemple "tarcf\ realise [tse^ ], tout en insistant sur le fait que 

cette fermeture du /a/ en [ae], qui existe dans d'autres positions, 

se produit surtout devant /r/. Dans le meme ouvrage, les 

auteurs signalent un phenomene semblable pour le frangais 

regional du Nord-Picardie, ou "6gard" est realise [egas(\ ]. 

Toujours dans le Nord, Henriette Walter (1982) signale une 

fermeture de /a/ en [ae] en position finale couverte, comme dans 

"carte" realise [kas^t]. 

En revanche, en ce qui concerne un des parlers ruraux du 

frangais regional de Normandie, cette fois, la presence d'un /a/ 

devant /r/ est visiblement possible: une paysanne 

d'Ecoqueneauville, dans I'enregistrement fourni par Carton et al. 

(1983) prononce a plusieurs reprises le mot "garage" avec un 

/ol, ainsi que le mot "carreaux", ce qui ne se produit jamais dans 

notre corpus havrais. De plus, Henriette Walter (1982) signale, 

Chez une informatrice de Greville, dans la Manche, une 

realisation posterieure de /A/ apres une consonne velaire; 

"quatre" est realise [kat]. Or, on trouve dans notre corpus la 

realisation [kaet] dans "quatre repas". Ces divergences sont tout 
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de meme de taille et, sur ce point, tendraient a montrer que 

raccent du Havre n'est peut-etre que peu influence par le reste 

de la Normandie, du moins en ce qui concerne la distribution de 

/a/ et bJ. 

C) en position non finale 

1.1 Que ce soit une position non finale libre ou une position 

non finale couverte, on assiste a une variation libre, avec les 

memes tendances que pour les autres positions. On remarque 

ainsi que le IN sera souvent anterieur apres [w-]: 

voiture 

soixante et un 

soixante deux 

voila 

[vw^tytf] 

[SW8BSate&] 

[swaesddg] 

[waelae] 
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Mais ii devient parfois posterieur apres [rw-]: 

crois6 [kRwaze] 

Le /a/ anterieur conserve sa tendance a se fermer devant /r/, 

aussi bien en position non finale libre que couverte: 

parente [paebfaite] 

pareil [past^j] 

arrive [aebive] 

barbare [bask̂ baew] 

au parfum [0 p3Bt̂ (%] 

decharger [deJaebjB] 

Tarzan [taewz23# 

Cette tendance avait d'ailieurs deja ete signalee par I'abbe 

Camille Maze (1903) qui donnait une liste de mots dans 

lesquels le /a/ en position non finale couverte se fermait en /e/ 
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dans la banlieue du Havre: "chercuitier" pour "c/iarcuf/er", 

"cherge" pour "charge", "cherpie" pour "charpie" etc. On peut 

sans doute rapprocher ce phenomene de la tendance 

parisienne ancienne (voir p. 92 du present travail) citee par Henriette 

VVaKer(1976). 

1.2 Pour le reste, les realisations sont variables, et les 

quelques /oj que Ton rencontre semblent correspond re a la 

norme: 

bateau 

affale 

balance 

malheureux 

bagnole 

gaspiller 

vachement 

desaille 

il ralait 

[baeto] 

[asfaele] 

[bael&se] 

[rr)se\0y0] 

[ b^o l ] 

[gaespije] 

[vaej met] 

[dezQje] 

[iwjie] 
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casse [Rose] 

casse-toi [kas twae] 

D1 recapitulatif 

On a done, pour ce qui concerne le /a/, une opposition entre; 

- d'une part un /a/ qui est tres sujet a la fermeture en [ae] 

notamment devant /r/ en position finale couverte, et qui pourrait 

constituer une variable stylistique. 

- un yb/ d'autre part qui s'arrondit et se ferme en position finale 

absolue, et qui n'apparaTt jamais devant /r/ en position finale 

couverte. On constate ainsi que le /r/ semble exercer une 

influence sur d'autres sons du systeme, et qu'il nous faudra 

done examiner avee soin les voyelles qui le precedent. 

On se rend done compte que le statut de la pretendue opposition 

phonologique entre /a/ et /a/ est assez incertain. II y a variation 

libre dans certains cas et certains environnements, nous I'avons 
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vu, ce qui pourrait etre un signe d'effritement de cette opposition 

phonologique, Mais I'opposition semble par ailleurs se maintenir 

pour certains monosyllabes, et peut-etre pour certains mots ou 

certaines paires minimales dont I'utilisation et le rendement 

fonctionnel sont importants, teis que "pate" ou "pas". Toujours 

est-il qu'il ne serait pas etonnant que cette opposition soit 

amenee a disparaitre, L'une des explications, qu'ont proposee 

Jacqueline Picoche et Christiane Marchello-Nizia (1994), est la 

suivante; 

"II semble qu'au XIXe s., le peuple de Paris ait eu tendance a 

exagerer la velarisation de /a/ et I'anteriorisation de /a/ et que 

cette forte differenciation, jugee vulgaire, ait amene les milieux 

cultives a rapprocher les deux phonemes en direction d'un /A/ 

moyen". (p. 210) 

On s'apergoit que les traits donnes par les auteurs ne sont pas 

differents de ceux que nous avons vu pour ('accent du Havre: 

velarisation du loJ et peut-etre arrondissement, avancee, et done 

sans doute fermeture concomitante, du /a/. Pourquoi cette 



tendance, dans le frangais populaire du Havre (et celui de Paris) 

a "eloigner" Tun de I'autre les deux phonemes? Martinet (1969) 

donne une explication: 

"II n'y a [pour /a/ et Aa/] aucun arrondissement labial concomitant 

et le degre d'ouverture y est tel que la difference de profondeur 

articulatoire est necessairement fort reduite". (p. 183) 

II est effectivement clair que ces deux phonemes sont 

beaucoup plus proches I'un de I'autre, au niveau articulatoire, 

que, par exemple, /i/ et /u/, qui constituent au Havre une 

opposition beaucoup plus stable. 

II serait par ailleurs interessant de savoir si les "milieux cultives" 

havrais se com portent de la maniere dont parlent Jacqueline 

Picoche et Christiane Marchello-Nizia, car cela permettrait sans 

doute d'avoir une petite idee de ce qui attend cette opposition au 

Havre. Nous avons constate dans notre enquete (voir chapitre 

suivant) que la fermeture du /a/ en [as] etait consideree par 

quelques uns, cedes peu nombreux, com me I'un des traits 

frappants de I'accent du Havre, et done peut-etre un stereotype 
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(dans !e sens labovien du terme) amene a etre montre du 

doigt... 
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L'avancee du 101 

A) en position finale absolue 

1.1 II n'existe normalement pas, en frangais, d'opposition entre 

/o / et /o/ en position finale absolue, puisque seul ce dernier 

existe dans cette position. Or, on s'apergoit que cela a une 

incidence sur la "logique" de ('ensemble du systeme). En effet, 

la consequence immediate de cette absence d'opposition en 

101 



position finale est qu'il ne teste plus que trois voyelles a Tarriere 

de la cavite buccale, ce qui, en quelque sorte, "libere de la 

place" (a un endroit au demeurant bien plus encombre que 

I'avant de la cavite, si Ton prend en compte I'asymetrie des 

organes dont parle Andre Martinet (1955)). N'oublions pas non 

plus que, comme nous I'avons vu precedemment, le faJ en 

position finale absolue subit parfois une fermeture et un 

arrondissement tels que I'on pourrait le rapprocher du /o/. 

1.2 On s'apergoit tres vite, en etudiant le lieu d'articulation du 

/o/ et en effectuant des comparaisons entre les differentes 

positions, que le /of subit une anteriorisation dans la plupart de 

ces positions, a I'exception notoire de la position finale absolue. 

II est vrai qu'en cherchant bien, tout de meme, on peut trouver, 

dans notre corpus, quelques /o/ en position finale absolue ayant 

subi une legere avancee; mais cette anteriorisation est 

beaucoup moins prononcee que pour les autres positions, nous 

le verrons plus tard: 
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bateau [baeto+] 

boulot [bulo+] 

radio [w âsdjo+] 

photos [fo+to+] 

B) en position finale couverte 

1) lecasdu/o/ 

1.1 il est important de noter que le /o/ en position finale 

couverte est beaucoup moins present en franpais qu'en position 

finale absolve. II est egalement moins present que le /of en 

position finale couverte, et apparait par example dans des mots 

finalement peu courants, notamment dans certains termes 

scientifiques en -ose peu utilises par nos informateurs. C'est 

pourquoi les exemples de /o/ dans cette position sont 

relativement rares dans notre corpus. Cependant, on remarque 
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que les realisations en sont diverses, et que I'avancee n'est pas 

toujours frappante: 

port autonome 

la meme chose 

ily a quelque chose 

avant toute chose 

une grosse 

I'autre 

[pD+b- o+to+no+m] 

[lae m^m ]o+z] 

kek jo+z] 

[aeva tut Jo+z] 

[yn gRo+s] 

[lo+t] 

1.2 Pour certains mots, I'avancee ne se produit pas; 

a gauche 

Alsthom 

les poles attractifs 

les pauvres Berlinois 

fallals a I'embauche 

[88 go]] 

[aelstom] 

[le pol aetRmktif] 

[le pov b^inwa] 

[-̂ aele e IdboJ ] 
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2)_!eA/ 

2.1 On s'apergoit tres vite que le cas du fol est radicalement 

different de celui du /o/, en position finale couverte. En effet, la 

ou le /o/, nous I'avons vu, subit une anteriorisation parfois peu 

prononcee (et meme parfois pas d'anteriorisation du tout), le /o/, 

lui, semble donner lieu a des realisations nettement plus 

marquees, L'anteriorisation est quasi systematique, et sa 

detection beaucoup plus aisee. II se confond meme parfois avec 

/oe/: 

sept mille bonhommes [S£t mil bo+no+m] 

I'epoque [ iepo+k] 

un homme [ t n D + m ] 

de la personne [lae petfSD+n] 

en plein vol [q pie vo+l] 

dans le coffre [dalko+f] 

de la bagnole [d0 te bap 3+1] 

avec des potes [ ^ v e k de pD+t] 

a poste [8B pD+St] 
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ga fait moche [s^ fe rriD+J ] 

t'es de la noce [te dim no+s] 

t6l6phones [telefo+n] 

tripote [tRipo+t] 

Ce phenomene n'est d'ailleurs pas etonnant, puisque Andre 

Martinet (1969) signalait ce "chevauchement des aires 
(1) 

articuiatoires" a I'origine de cette avancee de /D/ vers loel: en 

effet, le timbre du phoneme /o/ est variable, et, pour reprendre 

les exemples donnes par Martinet, on entend clairement une 

difference entre le /o / qu'il qualifie de "profond" de "corps" et 

"porte", et le /o/ de "homme", "cloche" ou "bonne". Martinet parle 

egalement de "I'ensemble du phenomene d'anteriorisation du b l 
(2) 

constate a Paris", et ajoute que le "faible rendement fonctionnel" 

de ('opposition entre /o/ et loel est probablement Tune des 

causes de cette avancee du h/, plutot que /o/, laJ ou /u/. 

(3) 

2.2 Ce qui est curieux, en revanche, c'est que Martinet precise 

que "il faudra mettre a part les positions ou I'enquete phonetique 

(1) p 193 
(2) p, 194 
(3) p. 199 

106 



aura revele que I'avancee de /o / ne se realise pas. On peut 

supposer que c'est le cas devant /r/ de la meme syllabe". 

Henriette Walter (1976) explique cette soi-disant non avancee 

du lol devant /r/ en remarquant "le grand nombre de mots en 

/-oer/ (1302) s'opposant aux 191 mots en /-or/ alors que, pour 

les autres consonnes, 11 existe fort peu de mots comportant les 

deux voyelles dans le meme contexte". Dans son enquete, 

Henriette Walter ne detecte d'ailleurs aucune avancee de /o / 

devant /r/. Le h ! devant /r/ serait done une sorte de cas 

particulier, et pourtant, notre enquete montre que, au Havre, le 

/o/ subit, devant le /r/, I'anteriorisation qu'il subit partout ailleurs 

en position finale couverte. Ce trait est d'ailleurs signale par 

Carton et al. (1983) pour le frangais du Nord, mais pas pour le 

frangais de Normandie, pour lequel on assiste plutot a une 

fermeture et un allongement de b! en [o], donnant par exemple 

la realisation [alo:K]. 

II semble que cette avancee soit, au Havre, encore plus 

systematique devant /r/ que devant n'importe quel autre 

phoneme, et aussi tres nettement marquee, au point qu'il se 

confond avec le /oe/. On notera que le cas du lol devant /r/ n'a 

(1) P 279 
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pas ete aborde puisque, en frangais, le /o/ ne se rencontre pas 

devant cette consonne, en position finale couverte: 

alors [mio+K] 

quatorze [kaeto-wz] 

port [po+w] 

encore [QkO-fK] 

reforme [wefo+ym] 

enormes [eno+trm] 

n'importe quoi [nspD-H t̂ kwae] 

d'abord [daebo+W] 

dans le d6sordre [dol dezo+t/d] 

des ordres [de zo+yd] 

la porte [las pD+wt] 

Ajoutons que cette avancee du to I devant /r/ constitue un fait 

sociolinguistique fort interessant. Au meme titre que [«], cette 

realisation particuliere, si Ton en croit notre enquete (voir 



chapitre suivant), semble vecue par la communaute comme un 

veritable stereotype. 

C) en position non finale 

1) le /o/ 

Le /o/ est bien sur beaucoup plus courant en position non finale, 

ce qui nous permet d'observer de plus pres son comportement. 

Ainsi, on notera, dans les exemples donnes ci-dessous, une 

nette avancee du /o/, y compris devant /r/. De temps en temps, 

cette avancee du /o/ est meme si radicale qu'il se confond 

presque avec le /0/; 

automatique 

Monsieur Donnet 

Monique 

chauffage 

kilometres 

[o+to+matik] 

[m0sj0 do+ne] 

[mo+nik] 

[jo+f»3] 

[kllo+m^] 



j'osais pas 

d'autobus 

des autocollants 

roti 

beaucoup 

Auchan 

s'il aura 

[y+ze pa] 

[do+to+bys] 

[de zo+to+ko+id] 

[bfo+ti] 

[bo+ku] 

[ o + j a ] 

[si l0+k̂ 8B] 

2) leA/ 

2.1 La aussi, on a une avancee tres nette du lol. Cependant, 

le /of se confond beaucoup plus souvent avec !e /oe/ que ie /o/ 

ne se confond avec le /0/, ce qui s'explique bien sur par ie fait 

que les voyeiles mi-ouvertes anterieures et posterieures sont 

beaucoup plus proches les unes des autres que les voyeiles mi-

fermees. Le /o/ a en quelque sorte moins de chemin a parcourir 

pour se confondre avec le /oe/: 

les dockers [le d3+k&p] 
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le probleme [i0 pbofblf m] 

forcement [fo+k^semd] 

c'est connu [se ko+ny] 

enormement [enD+wmema] 

a ce moment-la [88 s mo+mQiae] 

sociales [so+sjasl] 

sorti du port [SD+Bti dy po+w] 

portuaire [pD+wty&î  

Lohent [\o+\ip] 

totalement [to+taslmoj 

propagandas [ptfof-pasgod] 

fromage [fR3-mse ]̂ 

fonctionnaire [fSksjo+net̂  

normalement [no+wmaelmo] 

costard [kD+staefĉ ] 

docieur [dD+ktqew] 

mobyiette [rTD«bii6t] 

etonne [eto+ne] 

Madame Portier [mem pa+Btje]# 
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D) auelaues mots sur le /u/ 

On constate la aussi une avancee du /u/ devant /r/, qui reste 

tout de meme beaucoup moins radicale que pour le lol par 

exemple, et aussi plus rare: 

toujours 

tous les huit jours 

joumalier 

journaliste 

au gout du jour 

[tugu+tf] 

[tu leyi^u+w] 

[̂ u+kmaslje] 

^u-h^naelist] 

[ogu dy^uK] 

E) recapitulatif 

Nous avons affaire a une avancee du /O/ qui rappelle en 

grande partie celle que Ton rencontre a Paris, mais qui semble 

en meme temps beaucoup plus prononcee, le /o/ se confondant 

dans certaines positions avec la voyelle anterieure de meme 
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degre d'ouverture. L'autre difference est, nous I'avons vu, que le 

/O/ s'avance devant le /r/, ce qui ne se produit pas, ou en tout 

cas moins souvent, a Paris. II faut dire que cette avancee du /o/ 

devant /r/ n'est pas "logique" puisque, comme le souligne 

Henriette Walter (1976), le rendement fonctionnel de I'opposition 

entre /-or/ et /oer/ est loin d'etre negligeable, et que par 

consequent, il serait facile de confondre au Havre "alors" et "a 

I'heure" par exemple. Nous avangons deux hypotheses pour 

expliquer cette avancee du /D/ devant /r/ au Havre. Ces deux 

hypotheses ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement, et 

peuvent tout a fait etre envisagees comme complementaires: 

- une explication socioiinguistique; il pourrait s'agir d'un 

phenomene d'hypocorrection par rapport a I'accent populaire 

parisien, dont I'accent havrais s'inspire en grande partie; 

autrement dit, ce trait qui n'existe pratiquement pas dans 

I'accent populaire parisien serait apparu au Havre, chez des 

sujets qui en "faisaient trop", et serait devenu, a la longue, un 

stereotype. 
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une explication phonoiogique, moins probable: en 

Normandie, le lal devant /r/ est possible, nous I'avons vu. Un <1/ 

tres arrondi et un peu ferme aurait pu aisement se confondre 

avec un /o/, surtout si celui-ci est devant un /r/, puisque, comme 

le dit Andre Martinet (1958), sa realisation sera plus "profonde" 

dans "porte" et "corps" que dans "homme". Le probleme avec 

cette hypothese, c'est que le /o/ se serait done avance devant Irl 

pour ne pas se confondre avec le /aj, au risque de se confondre 

plutot avec le l-oerl. II aurait de plus entraine avec lui le /o/ qui 

n'existe pas devant M en position finale couverte. Enfin, le lo/ 

ayant disparu depuis devant /r/, le risque de confusion entre /-or/ 

et /-or/ aurait lui aussi disparu, d'ou I'inutilite du maintien de cette 

avancee du / 0 / devant /r/ (meme s'il est vrai qu'une fois 

I'avancee effectuee, une nouvelle posteriorisation aurait ete peu 

probable). L'avancee du /o/ demeure cependant utile devant 

d'autres consonnes: on notera que, dans notre corpus, lorsque 

Nouet dit "un coup on le mange avec des pates", on pourrait 

entendre, s'il n'y avait pas I'avancee du /o/: "un coup on le 

mange avec des potes". 
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Quoi qu'il en soit, il est evident que ce sont les positions finale 

couverte et non finale qui ont ete determinantes puisque le b! 

n'existe pas en position finale absolue. En position finale 

absolue, seules trois voyelles subsistent a I'arriere de la cavite 

buccale. II en va tout autrement en position finale couverte, sans 

compter que, comme ne le montre pas le diagramme de Jones 

utilise habituellement, il y a moins de place A rarriere de la 

bouche qu'a I'avant, ce qui rend cette anteriorisation du /O/, en 

quelque sorte, inevitable. 
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L'archiphoneme lOEl 

A) en position finale absolue 

1.1 Le comportement de ces deux voyelles va etre 

determinant puisque ces deux phonemes du frangais standard 

obeissent aux memes normes que les 101, ouvert et ferme, en 

ce qui concerne les positions; pas de /oe/ final absolu et pas de 

/0/ devant /r/ en position finale couverte. De plus, il sera 
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interessant de voir quel sera le comportement du /oe/ en 

position finale couverte, face a I'avancee du /o/. 

1.2 Pas de surprises pour le /0/ en position finale absolue, 

cependant: il reste visiblement tres stable, sans doute encore 

plus que le /o/ final, puisqu'il ne peut s'avancer, ne serait-ce 

qu'un petit peu; 

en jeu 

deux gosses 

Monsieur 

si tu veux 

je peux pas 

malheureux 

[d0 gats] 

[m0sj0] 

[sityv0] 

[30 p0 pa ] 

[m8sl0W0] 

B) en position finale couverte 

1) le /0/ 
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1.1 Dans la phonologie du frangais standard, on constate que 

le /0/ est surtout present, en position finale couverte, dans toute 

une serie de mots en "-euse". II n'est, nous I'avons dit, jamais 

present devant /r/ dans cette position. Or, il se trouve que c'est 

exactement le contraire qui se produit pour /oe/: il est tres 

present devant /r/, au meme titre d'ailleurs que le /o /, mais 

n'apparait pas devant /z/. II y a done peu de risque de confusion 

entre les deux dans cette position. 

1.2 Dans notre corpus, le /o/ en position finale couverte est 

relativement rare, et meme, disons-le, unique; sa realisation est 

cependant tout a fait "normale", dans ce sens ou il ne subit ni 

recul ni fermeture. II ne reagit visiblement pas a I'avancee que 

connait parfois le /o/, sans doute parce que ('opposition entre /0/ 

et /o/ en position finale couverte n'est pas tres riche: 

fameuse [faemez] 
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2̂  le cas du /oe/ 

2.1 On se trouve ici confronte a un cas bien different, car le 

/oe/ est tres present dans notre corpus dans cette position. Or, 

on s'apergoit tres vite que sa realisation est assez souvent plus 

ou moins fermee: 

a la rigueur 

jeunes maries 

feuilles maladie 

les meneurs 

les leaders 

le Fuhrer 

au maximum 

vin d'honneur 

une fleur 

la gueule en sang 

un docteur 

dans la gueule 

Rickenbecker 

[se lask^gqek^ 

[•̂ qen m^yje] 

[fqej maelasdi] 

[le m0no,ew] 

[le lidqew] 

[I fywqek̂ ] 

[o maeksimqem] 

[v&donqekf] 

[yn flqew] 

[las goeld sd] 

[£do+kto.ew] 

[ddlae gqel] 

[wikenbekqew] 
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A cette liste, on peut ajouter celle des heures de la journee que 

donnent Gerard et Wawa dans notre corpus: 

vingt-deux heures [v£t0d0zo.efef] 

quatorze heures [k®to+tfzQe«] 

vingt-et-une heures [v&teynqeK] 

dix-huit heures [dizyito.ekf] 

deux heures [dozqebf] 

trois heures [tRwazQew] 

neuf heures [n0voebf] 

dix heures [dizqey] 

2.2 Cette fermeture est aisement explicable, si Ton se souvient 

que i'avancee du /D/ se produisait aussi devant /r/ et que 

['opposition entre /-or/ et /-oer/ a un rendement fonctionnei assez 

important. Or, nous avons vu que /0/ devant /r/ ne se rencontre 

pas en position finale couverte. Rien ne s'oppose done a ce que 
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le /oe/ se ferme, particuliement devant /r/, pour maintenir une 

opposition au demeurant assez importante entre /-or/ et /-oer/. 

C) en position non finale 

La encore, alors que le /0/ ne subit aucune forme de 

modification, le /oe/, malheureusement peu frequent dans notre 

corpus en position non finale, amorce une fermeture; 

malheureusement 

c'est devenu 

seulement 

[mel0K0zma] 

[se dv0ny] 

[sqelmd] 

D') Quelaues mots sur le schwa 

Le statut du schwa au Havre semble conforme aux regies de 

prononciation, qui sont dependantes de sa place dans le groupe 

accentuel, des consonnes que Ton trouve autour et de la 
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presence ou non d'un autre schwa dans la syllabe qui suit (cf: 

notamment: Martinet, 1969 d); Walter, 1977 (2)) Ainsi, on note 

que le schwa est, au Havre, plus stable lorsqu'il se trouve en 

syllabe initiale et qu'il n'est pratiquement jamais prononce (et 

merite bien son autre appellation de "e muet") en syllabe finale 

ou apres une consonne prononcee. On obsen/e cependant que, 

quand il est prononce (par exemple apres deux consonnes 

prononcees), il subit souvent au Havre un mode tres tendu qui 

le rapproche du /0/; 

Le Havre [l0 aev] 

je ne peux pas [ n p0 pa] 

entre les lignes [atR0 le lip ] 

E) Recapitulatif 

Au regard de ce que nous venons de voir, il est perm is de se 

demander si I'opposition entre /0/ et /oe/ se maintient toujours 

au Havre. Dans certaines positions et chez certains 

(1) p, 209-219 
(2) p. 49-52 
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informateurs, il semblerait que Ton assiste a une neutralisation 

de ces deux phonemes du frangais standard, la ou le rendement 

fonctionnel est le moins important. 



8 

L'archiphoneme lEI 

A) en position finale absolue 

1.1 ['opposition entre /&/ et /el existe au Havre, meme si !e /&/ 

que Ton s'attend a trouver dans certaines terminaisons a 

tendance a se fermer pour se confondre souvent avec un /e/. 

C'est notamment le cas des terminaisons de I'imparfait, du futur 

ou du conditionnel qui ont tendance, au Havre, a etre 

prononcees avec un /e/. Ce trait est semble-t-il assez frequent 

en Normandie, et aussi dans le Nord (Walter, 1982 et Carton et 
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al., 1983). Dans notre corpus, il est aise de trouver des 

exemples de terminaisons grammaticales en lei, au point que 

ce sont plutot celles en lei qui sont difficiles a concevoir: 

j'y ai ete [^i e ete] 

ga fait [sa fe] 

je me rappellerai m0i<asp&lye] 

je voulais travailler [ ^0 vuie tbfavaje] 

j'irai [̂ iwe] 

quand on etait [kdt5nete] 

je m'en vais [^mdve] 

il parait [i paskfe] 

j'allais 

Je savais [30 save] 

J'occupais [^okype] 

je m'arrangeais [ JO maewcL̂ e] 

je I'ai d^ja fait [Jle dgae fe] 
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1.2 Cette fermeture n'est cependant pas systematique, et 

semble surtout s'appiiquer, comme nous I'avons dit, aux 

terminaisons grammaticales, et non pas aux termes lexicaux, du 

type adjectif, adverbe ou nom par exemple: 

apres [apRe.] 

hen de vrai [Wj&dVR&] 

tres frais [tae fAe] 

le frangais [1 fROSg.] 

c'est anglais [seagle] 

B) en position finale couverte 

C'est encore une fois dans cette position que Ton assiste aux 

fermetures les plus regulieres, puisque /e/ ne se rencontre pas 

dans cette position. Ces fermetures ne sont cependant pas 

aussi totales qu'en position finale absolue, dans ce sens ou le 
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/£./ se confond rarement avec le lei. Nous avons la chance de 

pouvoir observer, dans notre corpus, ces realisations dans 

toutes sortes d'environnements, d'ou une liste assez longue; 

probleme 

dockers 

Michel 

mines de fer 

terme 

en ce qui me conceme 

I'atmosphere 

on paye 

un tel 

Eve 

portuaire 

Marseille 

Dieppe 

ga s'anrete la 

les mecs 

11 ne cherche pas 

[pt^blem] 

[do+ke«] 

[mijell 

[min do few] 

[dski mko s&yn] 

[laetmo+sfe^] 

[3p6j] 

[g:t&i] 

[^v] 

[p3 +yty&^] 

[m^Bsej] 

[dj&p] 

[see saewet las] 

[le mek] 

[in jewjpq] 
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se faire valoir 

ga m'interesse 

je me rappelle 

Rouelles 

a la f§te 

il yen a certaines 

demerde-toi 

une vingtaine 

une caisse 

Angleterre 

week-end 

ce que tu as a faire 

le fait 

c'est pas assez cher 

femne la fenetre 

[sfeBv^lwaeb] 

[S8B m6teB§s] 

[^m0waep& I] 

[t^utl] 

[88 l8B f^t] 

[j&nae sW&n] 

[dem%.wd twae] 

[yn v&ten] 

[yn k6s] 

[agl0tew] 

[wiksnd] 

[sk0 tas 3e few] 

[10 f&t] 

[se pa^se j tB ] 

[fewm las fn^t]# 
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C) en position non finale 

1.1 On s'apergoit que la realisation du I d depend de la 

position. En position non finale libre, on peut rencontrer un 

I t l qui reste parfaitement ouvert: 

vraiment 

les rayons 

[vfccema] 

[dewejo] 

1.2 En position non finale couverte, cependant, le /&/ a parfois 

tendance a se fermer: 

quelconque 

la personne 

[k&lk2)l(] 

[la p̂ fcjso+n] 

D) Recapitulatif 

Ces tendances rappellent celles que Ton peut rencontrer dans 

la Normandie rurale. Carton et al. (1983) signalent cette 
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fermeture pour le mot "fenetre" par exemple. Par ailleurs, les 

memes auteurs signalent la meme tendance dans le Nord, ou 

"c'etait" est realise [sete] et "I'hiver" est realise [liver], II est du 

reste possible que la fermeture de /oe/ et de Is/ soient liees, et il 

serait interessant de savoir si /oe/ subit aussi cette fermeture 

dans le Nord et en Normandie. 
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Le Irl et ses realisations 

1) constrictive dorso-uvulaire sonore 

1.1 Cette realisation se rencontre premierement en debut de 

mot: 

roti K^i] 

rappellerai [ysBp%.\m] 

rester [t%ste] 
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Rickenbecker [tjikenbekoe^] 

1.2 On la rencontre egaiement entre deux voyelles; 

temperatures 

diff^rentes 

pourrie 

[tdpetf^ty^] 

[difewat] 

[puKi] 

9̂  vibrante dorso-uvulaire 

2.1 On peut la rencontrer lorsque le /r/ est situe apres une 

consonne, bien qu'en general on rencontre plutot une 

constrictive dans cette position. Vibrante ou constrictive, elle 

sera sourde si la consonne est sourde, comme /f/, /k/, /p/ ou /V, 

et sonore si la consonne est sonore, comme M, /g/, /b/ ou /d/: 

inscrire 

decramponne 

pre-retraite 

patrons 

[SskRib'] 

[dekfiQpD+n] 

[pReW0tRbt] 

[patRS] 
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tres frais [tRe fae. ] 

d^gradaient [degrade] 

droite [dawat] 

[ebRE ê] 

3) approximante dorso-uvulaire sonore 

II peut arriver de la rencontrer a la fin des mots: 

atmosphere [^tmo+sfe^] 

dockers [do+kay] 

II est difficile parfois de localiser precisement le lieu 

d'articulation de cette approximante. On a en effet parfois 

I'impression qu'elle est pharyngale, ce qui ne serait guere 

etonnant etant donne que Carton et al. (1983) signalent un /r/ 

"tres posterieur" a Paris, et un /r/ pharyngal dans le Nord. Pour 

Paris, les auteurs precisent que "dans I'emphase, il peut etre 

pharyngal". II pourrait s'agir effectivement d'une variante 
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stylistique, puisque sa presence semble augmenter lorsque 

rinformateur est pris par son discours. Nous verrons dans notre 

enquete (voir chapitre suivant) que ce trait sociolinguistique n'est 

pas negligeable. 

134 



10 

La palatalisation de Ikl et de Igl 

1) L'environnement 

1.1 Cette palatalisation de /k/ et de /g/ ne se produit bien sur 

que lorsque ces consonnes sont situees devant une voyelle 

anterieure, /a/, /&/, /e/, /i/, /oe/, /0/ et /y/ et qu'elles subissent 

done elles-memes une sorte d'anteriorisation: 

dockers [do+ke^] 

vos cartes [vo kaey t] 
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la gueule en sang 

I'encule 

qui c'est qui a 

qui va repondre 

Rickenbecker 

gaspiller 

ga se casse la figure 

[l8B gqeldsQ] 

[Icil^e] 

[ki se kas ] 

[ki v^trepod] 

[yikenbekop^] 

[gasspije] 

[sae ska s lae figytf ] + 

1.2 La palatalisation peut egalement se produire lorsque la 

consonne est en position finale: 

a I'epoque [38 lepo+k] 

2) Remargues 

2.1 Cette palatalisation de /k/ et de /g/ est un trait que Ton 

rencontre couramment a Paris (cf Carton et al., 1983) et qui a 

ete d'ailleurs repris par Raymond Queneau dans ses romans. 
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C'est peut-etre I'un des traits les plus caricaturaux de I'accent 

populaire parisien et il n'y a qu'a ecouter Coluche pour s'en 

apercevoir! Nous verrons plus tard Timportance sociolinguistique 

que cela revet. 

2.2 II faut signaler que cette palatalisation peut, dans une 

certaine mesure, servir d'indice pour verifier jusqu'a quel point ie 

/o/ s'avance. En effet, on n'entend pas de palatalisation devant 

/o/, ce qui tend rait a montrer que le 101 ne s'avance pas au point 

de se confondre avec une voyelle anterieure. 
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Recapitulatif des traits de I'accent du Havre 

A) Schema des vovelles havraises 

1) En position finale absolue 

Y \ U U f 

G OCH-

e e 

a 
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2) En position finale couverte 

y I U U t 

o O-h 

o e & 6 3 0 + 

a 

3) En position non finale 

y 1 U u-k 

e O O f 

o e c e • 6 & # 0 0 + 

a 05 GL 
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B) Analyse 

1.1 On obtient done, pour I'ensemble des voyelles du frangais 

standard, ies changements suivants dans I'accent du Havre: 

/'/ / / / 

/ e / /(>/ 

1^1 |ce/ 

1.2 Le systeme havrais est decidement identique en de 

nombreux points a Taccent populaire parisien decrit entres 

autres par Walter (1982), Martinet (1958), Carton et al, (1983) et 

Lennig (in Labov, 1994). On remarquera du reste que les 
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schemas donnees a la page precedente presentent les memes 

caracteristiques que celles que Walter (1982) a etablies pour la 

region parisienne, notamment en ce qui concerne la position 

finale couverte. Les deux systemes semblent d'ailleurs partager 

la meme logique: 

- la fermeture du /a/ en [ae] a entraine la fermeture du lei en [e] 

en position finale couverte. Rappelons que le "rendement 

fonctionnel" de ['opposition ICHel est nul en position finale 

couverte puisque /e/ ne se rencontre pas dans cette position, ce 

qui a rendu encore plus facile cette fermeture du /£/. 

- le /oy a sub! lui aussi une legere fermeture, mais a cause de 

I'asymetrie de I'appareil vocalique et du manque de place a 

I'arriere, la pression sur le 101 ne s'est pas faite en terme de 

fermeture mais d'avancee. Cette pression a forcement du se 

produire en position finale couverte puisque le /o/ ne se 

rencontre pas en position finale absolue. 
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- on constate que cette avancee du /o/ a entraine avec elle celle 

du /o/ et aussi, dans une moindre mesure, celle du /u/. Le /o/, 

nous I'avons vu, a tendance a avancer en position finale 

couverte, beaucoup plus qu'en position finale absolue. En effet, 

com me le /o/ n'existe pas dans cette position, une avancee du 

/o/ (dans cette position) serait "inutile", puisque trois voyelles au 

lieu de quatre se disputent la place a I'arriere en position finale 

absolue. 

- cette avancee du lol a donne lieu a une fermeture du /oe/. Le 

rendement fonctionnel de I'opposition /oeHo/ en position finale 

couverte est important, notamment devant le /r/, et cette 

fermeture de /oe/, ainsi que le faible rendement fonctionnel de 

I'opposition /oe/~/0/ en position finale couverte, permettent 

d'eviter toute confusion. 

- enfin, on remarquera la relative stabilite de /i/ et /y/. Cette 

stabilite est essentiellement due au fait que, etant toutes les 

deux les voyelles les plus fermees et les plus avancees du 

systeme vocalique frangais, il leur serait difficile de se fermer ou 
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d'avancer davantage. Ces deux voyelles ne sont de toute fagon 

pas "menacees" par les voyelles qui les entourent. 

- on note done qu'il y a, pour ce qui concerne les voyelles, une 

reaction en chaine: difficile de determiner avec certitude, 

cependant, s'il s'agit de ce que Martinet (1955) designerait sous 

le nom de "chaTne de traction" ou s'il s'agit d'une "chaine de 

propulsion". 

- en ce qui concerne les consonnes, on notera le [K] 

extremement guttural de I'accent du Havre, un /r/ qui pourrait 

presque etre qualifie de pharyngal dans certaines positions. 

Nous verrons dans notre enquete (voir chapitre suivant) que ce 

[y ] constitue I'un des traits sociolinguistiques les plus 

interessants, puisque c'est I'un des traits les plus remarques par 

les habitants du Havre eux-memes. 



C) Comparaison 

1.1 L'une des choses qui differencie fondamentalement 

i'accent du Havre de I'accent populaire parisien, au niveau 

vocalique, est done, nous I'avons vu, I'avancee du /o/ devant /r/, 

qui constitue un trait qui, selon Martinet et Walter, n'existe pas a 

Paris, mais que Carton et al. (1983) signalent, sans le souiigner 

cependant, L'autre trait est la fermeture du /£/, que Ton rencontre 

en Normandie rurale, ainsi que dans le Nord, mais qui n'est, a 

notre connaissance, pas signale dans I'accent populaire 

parisien. 

1.2 En nous servant de Carton et al. (1983), nous presentons 

ci-dessous un petit resume de cinq phonemes du frangais 

standard (FS), tels qu'ils sent realises au Havre, en Normandie, 

dans le Nord et a Paris, afin de mieux visualiser les 

ressemblances et les differences. Les voyelles mentionnees 

sont en position finale couverte. 
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F.S. Le Havre Normandie Nord Paris 

la! [ae] [ae] [ae] [ae] 

Izl [e] [f] [̂ ] [?] 

lol [0+] [ 0 ] [0+] [3+] 

Irl uvulaire vibrant pharyngal uvulaire 

parfois parfois parfois 

pharyngal souffle pharyngal 

Ik! palatalisation non signalee non signalee palatalisation 

On constate que, pour Taccent du Havre, les ressemblances 

avec ('accent popuiaire parisien sont plus nombreuses qu'avec 

n'importe quel autre accent, et que seule la fermeture du lei le 

rapproche de la Normandie rurale pour ces cinq phonemes. On 

pourrait egalement se pencher sur ce qui separe I'accent du 

Havre du reste de la Normandie, et on s'apergoit alors que les 

differences sont nombreuses (Vermes, 1988; Walter, 1982; 

Carton etal., 1983): 
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- / J / est parfois realise [k] en Normandie, et l y devient [g], dans 

des mots com me "vache" qui est realise [vak], ce que Ton ne 

constate pas dans I'accent du Havre. Ce trait est d'ailleurs 

commun au normand et au picard (cf: Muller, 1985). 

- /s/ est parfois realise [ j ] et /z/ devient [5], comme pour 

"racine" realise [rajin] 

- on rencontre parfois en Normandie une palatalisation du /I/, 

dans des mots comme "fille". 

- on rencontre souvent des diphtongues en frangais regional de 

Normandie: "eau" sera realise [iao]. 

On constate done que, d'un point de vue phonique, beaucoup 

de choses differencient ('accent du Havre du reste de la 

Normandie rurale. Cependant, nous allons maintenant voir que 

d'autres traits, non phoniques ceux-la, semblent communs au 

Havre et au reste de la Normandie. 
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Le frangais du Havre et le dialecte normand 

Alors que nous venons de voir en quoi consistaient les 

caracteristiques phonologiques du frangais parle au Havre, et 

quelles etaient les differences avec le reste de la Normandie, 

nous allons maintenant nous efforcer de voir quelles sont les 

ressemblances, afin d'etre mieux prepare a I'enquete qui va 

suivre. Les emprunts au dialecte normand sont essentiellement 

de type lexical: en effet, au Havre, sont plus ou moins 
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couramment utilisees environ quarante mots ou expressions 

que i'on rencontre d'ordinaire dans le reste de la Normandie. 

A) Methode 

Pour en dresser la liste de la fagon la plus simple et la plus 

rapide, nous avons du proceder en trois etapes; 

- dans un premier temps, nous avons cherche, a I'aide de 

plusieurs dictionnaires specialises etablis par I'abbe Maze 

(1903) et Raymond Mensire (1939) pour la Haute-Normandie, et 

par Rene Lepelley (1993) et Patrice Brasseur (1990) pour 

I'ensemble de la Normandie, quels mots ou expressions nous 

avions deja entendus personnellement au Havre, dans notre 

entourage ou meme ailleurs; nous n'avons done choisi dans ces 

dictionnaires "normands" que les mots ou expressions que nous 

avons entendus, et nous avons rejetA les autres. II va de sol que 

la liste obtenue de cette fagon n'est pas exhaustive, et qu'elle 

presente sans doute le defaut d'etre subjective, puisque certains 
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des mots ou expressions qui figuraient dans ces ouvrages 

peuvent avoir echappe a notre attention. 

- nous avons ensuite recoupe la liste ainsi obtenue avec les 

mots que i'on rencontre dans un dictionnaire general de la 

langue frangaise, en i'occurrence le Petit Robert sfin d'eviter d'y 

inciure les termes qui sont passes dans la langue commune, ou 

bien qui en venaient. Certains termes de peche, notamment, qui 

viennent du normand, sont passes dans la langue frangaise. 

"vignot", "bulot", "6trille" etc. 

- nous avons enfin soumis cette liste considerablement 

raccourcie a "I'approbation" d'une dizaine d'informateurs du 

Havre, en leur demandant s'ils connaissaient les termes qui 

figuraient dans cette liste: tous les termes ont ete presque 

unanimement acceptes. Signalons que, par pure curiosite, nous 

avons egalement propose cette liste a certains autres 

informateurs, originaires de Rouen et de sa region: la aussi, les 

termes ont ete presque tous entendus par ces informateurs. 

Parmi ces informateurs, se trouvaient des jeunes: cela nous a 
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permis de constater que ces expressions etaient reconnues 

"passivement" encore de nos jours. Certaines, sans doute 

beaucoup moins nombreuses, sont certainement encore 

utilisees "activement" par les jeunes. 

II nous reste tout de meme une liste d'a peu pres quarante mots 

ou expressions qui sont normandes, que Ton utilise encore 

visiblement au Havre, (du moins dans la frange plus agee de la 

population), qui sont toutes reconnues "passivement" par les 

jeunes, et qui n'appartiennent visiblement pas a la langue 

frangaise commune. Nous les avons classes en quatre 

categories; noms, verbes, adjectifs et expressions, en essayant 

de temps en temps de les illustrer. 
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B) Liste des mots et expressions utilises au Havre 

1) Noms 

Besot: n.m. Un enfant, un gamin. Parfois pejoratif {"Regarde-

moi c'b^sot!.."), parfois affectueux {"ga va t-y, b^sot!"). 

Bigne: n.f. Une Araflure ou autre rAsultat d'un choc ou d'un 

coup sur un objet; "On m'a fait une bigne surma voiture". 

Collation soupante: n.f. Gouter pris a I'heure du diner. 

Croquettes: n.f. Les dents. 

Flacu: n.m. Personne hypocrite et flatteuse. 

Gode: n.f. Sorte de petit poisson que Ton peche dans le port. 

Goule: n.f. Le visage: "Tu veux ma main dans la goule". 

Marcou: n.m. Un chat. 

Pequeux: n.m. Un pecheur. 

Pleu-pleu: n.m. Une personne quelconque: "Y'avait trois pleu-

Pouque: n.f. La poche: "Au plus fort la pouque!" 

TMe-minette: n.m. ou adj. Homme maniere ou peureux. 



2) Verbes 

Bavacher: Bavarder. A donne le nom: "un bavacheux" qui 

signifie "un bavard". 

Se breler: S'emmeler: "Je m'suis brele les quilles". 

Degouginer. Sortir un objet d'un endroit: "D6gougine-toi d'la!" 

Dejuquer: Se lever, lorsque Ton est au lit: "Vas-tu t'dejuquer!" 

Depiausser. Enlever la peau. 

D6picher: Epiucher. 

Gaffer: Mordre: "J'me suis fait gaffer par I'marcou!" 

Maquer: Manger. A donne le nom "un maqueux" pour "un 

mangeur": "Lui, c'est un maqueux d'poisson". 

Patrouiller: Tripoter. 

Pigouiller: Se servir dans un plat, sans y etre invite. 

Rouiner: Raler; "Arrete un peu d'rouiner!" 

Tigonner: Tirer sur quelque chose. 

Toupiner: Tourner en rond; "Au lieu d'toupiner, t'as qu'a faire la 

vaisselle". 
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3) Adiectifs 

Desaille: Abime. Utilise dans notre corpus par I'informateur 

Gerard, dans un sens un peu curieux: "Moi, J'ai travaille d6saill&' 

qui veut dire id "avec des horaires imprevisibles". Puis, plus loin: 

"Je mangeais toujours au gout du jour, pas d^saille au casse-

dalle". 

Machu: Tetu; "Qu'est c'que t'es machu!" 

Malaucoeureux: Qui est facilement degoute, qui a facilement la 

nausee. 

Mauvais: En colere: "J'etais mauvais en rentrant chez moi!" 

Piant: Sale. 

Vesillant: En bonne sante. Surtout utilise a la forme negative: "II 

est pas bien vesillant". 

4) Expressions 

L'autrejour-soir: L'autre soir. 

Avoir un cul de bibet: Avoir un petit derriere. 
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Boujou: Au revoir; "Allez, boujou m'sieurs-dames!" 

Pas?: N'est-ce pas?: "II est pas malin, pas?" 

D'un sens comme d'un autre: De toute fagon. 

5) Cas particulier 

5.1 II est cependant une expression sur laquelle il nous faut 

attirer Fattention: il s'agit de Tinterjeotion "des". Cette interjection 

est utilisee tres souvent au Havre, et trois de nos informateurs 

I'emploient d'ailleurs dans notre corpus: 

- Etienne I'utilise plusieurs fois: il commence I'enregistrement 

avec "Non mais des, t'as vu, il arrive avec vingt minutes dans la 

gueule" et finit la meme phrase avec "Non mais desl". 

- Lucien I'emploie egalement plusieurs fois: "Ah des, i m'a rien 

cass6 les couilles"ei "Ah des, I'usurel". 

- Christiane I'utilise une fois: "Des, des, J'vais t'direl". 

5.2 Le sens de cette expression est evident: il s'agit de "d/s", 

comme dans "dis done!", prononce avec un /i/ plus ou moins 
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ouvert: parfois [ds], parfois [de]. C'est done a la fois un 

particularisme phonetique et peut-etre un emprunt, puisqu'il a pu 

arriver au Havre apres avoir ete emprunte tel quel au normand. 

II est en effet difficile de preciser si ce [de] est arrive au Havre 

apres transformation ailleurs en Normandie, ou bien s'il a subi 

cette transformation au Havre. II n'est signale dans aucun des 

ouvrages que nous avons consultes sur le dialecte normand, 

mais il semblerait, d'apres certains informateurs, qu'il soit utilise 

a Dieppe, et peut-etre meme a Rouen, bien que nous ne I'ayons 

personnellement jamais entendu ailleurs qu'au Havre. L'autre 

probleme est que cette ouverture de /i/ en [6] ou [e] va a 

rencontre de ce que Ton entend habituellement dans ('accent du 

Havre: ce monosyllabe constitue a notre connaissance le seul 

cas d'ouverture du /i/ dans cette ville, ce qui nous laisse penser 

qu'il a pu etre emprunte tel quel. 

Quoi qu'il en soit, nous adopterons pour la suite la notation 

phonetique [de], puisqu'il s'agit bien d'une realisation de [di]. 

Toujours est-il que ce monosyllabe va prendre enormement 

d'importance dans notre recherche, puisqu'il semblerait, comme 
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nous allons le voir dans ce qui suit, que ce soit la trait principal 

qui permet aux Havrais de reconnaitre I'accent local... 
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TROISiEME PARTIE: L'ENQUETE 
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Pourquo! une enquete? 

Nous avons vu dans notre premiere partie que I'accent du 

Havre presentait de nombreuses similitudes avec I'accent 

populaire parisien, a tel point qu'il devient delicat de I'isoler en 

tant qu'accent objectivement identifiable, d'un point de vue 

phonique. Cependant, nous avons egalement vu qu'une 

quarantaine de mots utilises plus ou moins couramment dans le 

reste de la Normandie, et qui sont issus du dialecte normand, 

sont aussi utilises au Havre. 
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L'objet de notre enquete sera done de nous efforcer de cerner 

ce qui semble constituer cet accent du Havre aux yeux, ou plutot 

aux oreilles, des Havrais eux-memes. S'agit-il de traits 

phoniques, malgre la similitude avec I'accent de Paris, ou bien 

d'autre chose? Nous tacherons de voir egalement si cet accent 

est identifie non seulement par les Havrais, mais aussi par des 

sujets venant d'autres regions ou villes de France. Puis, d'un 

point de vue plus social, nous nous efforcerons de degager les 

attitudes que cet accent amene, afin d'en cerner plus 

precisement le profil sociolinguistique. 

Pour cela, nous avons selectionne quatre extra its tires des 

enregistrements que nous avions effectues pour etablir notre 

corpus, afin de les faire ecouter a un petit echantillon de la 

population du Havre et d'ailleurs. Puis, nous avons mis au point 

un questionnaire nous permettant de mieux comprendre ('aspect 

"subjectif de I'accent du Havre, autrement dit en quoi il consiste 

dans I'esprit des Havrais eux-memes et quelles images y sont 

associees. 
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Nature de I'enquete 

1) Methode qenerale 

1.1 II nous a fallu, pour mener a bien cette enquete, 

selectionner quelques passages tires des enregistrements dont 

la transcription figure dans notre corpus, afin de les faire ecouter 

aux sujets que nous voulions interroger: nous avons decide, pour 

I'ecoute de ces bandes, d'utiliser la meme technique que pour les 
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enregistrements eux-memes, a savoir un baladeur de bonne 

qualite qui peut etre transporte partout sans encombrement. Les 

avantages de cette technique (nous n'avons pas tarde a nous 

en apercevoir) sont nombreux: elle permet de faire ecouter ces 

bandes dans presque n'importe quelle condition ou n'importe 

quel environnement. Cela n'est pas negligeable: I'enquete de 

terrain necessite souvent une part d'improvisation, et on ne peut 

pas toujours facilement obtenir les meilleures conditions 

d'ecoute et d'interview. La maniabilite de ce baladeur a ete une 

veritable benediction lorsqu'il s'agissait d'interroger des sujets 

dans des endroits aussi varies que bureaux, cafes, commerces, 

et parfois meme dans la rue! 

1.2 Les interviews se sont done passees de la fagon suivante: 

dans un premier temps, nous faisions ecouter au sujet un par un 

les quatre passages retenus (sur lesquels nous reviendrons plus 

tard, cf 2), apres lui avoir rapidement explique en quoi ces 

passages consistaient pour qu'il ne fit pas trop attention au 

contenu, et en lui demandant d'essayer pour chaque passage 

de determiner s'il s'agissait d'un accent du nord ou du sud de la 
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France. Ceia permettait de "faire diversion" et d'eviter que !e 

sujet pensat trop rapidement a ('accent du Havre, en se disant 

qu'un enqueteur au Havre doit forcement etre en train 

d'effectuer une enquete sur le Havre. A de tres rares exceptions 

pres, nos sujets reconnaissaient tous un accent du nord de la 

France, ce qui nous permettait a chaque fois de leur demander, 

dans un deuxieme temps, d'etre plus precis s'ils le pouvaient. 

Autrement dit, chaque fois qu'un sujet repondait, apres avoir 

ecoute un des quatre passages, que I'accent etait, selon lui, du 

nord de la France, nous lui demandions d'essayer d'identifier la 

region, puis la ville. Puis nous passions au passage suivant, et 

ainsi de suite. A la fin de I'ecoute, nous le soumettions a un 

questionnaire, sur le contenu duquel nous reviendrons. 

2) Passages retenus pour I'ecoute 

2.1 Pour notre enquete, nous avons retenu quatre passages 

dont la longueur vane entre 22 secondes et une minute et 

cinquante secondes. Nous les avons soigneusement 

162 



selectionnes dans notre corpus apres en avoir etudie la 

transcription, en faisant en sorte de choisir les passages ou ies 

locuteurs donnaient libre cours a leurs emotions, pour etre sur 

de faire ecouter un accent plus "vrai". Nous avons egalement 

souhaite qu'il y ait deux locuteurs jeunes et deux plus ages. Les 

passages ont ensuite ete mis bout a bout sur une cassette, pour 

des raisons de facilite evidentes. Ces passages sont les 

suivants: 

a) Etienne C. raconte une escale particulierement 

mouvementee sur son lieu de travail, II est tres enerve, done il 

ne surveille pas son discours (cf Labov demandant a ses 

informateurs de decrire un moment ou ils sont passes pres de la 

mort), son debit est tres rapide, et son vocabulaire parfois "vert". 

Ce court passage presente notamment les caracteristiques 

suivantes: fermeture du /a/ en [ae], fermeture du /oe/ en [qe], 

palatalisation de /k/ et de /g/ et surtout un /r/ tres recule. C'est 

aussi le seul informateur qui utilise [de] dans les 

enregistrements que nous avons choisis, et nous verrons que ce 

detail a de I'importance. De plus, signalons que, lors du 
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montage de la bande, nous avons par erreur enregistre deux 

fois les cinq dernieres secondes de ce passage, qui sont 

precisement celies ou Tinformateur utilise [de], ce qui 

occasionne a I'ecoute une repetition de ce trait. Nous avons 

renonce a rectifier cette erreur technique, en nous disant que 

cette repetition etait peut-etre une aubaine. Au regard du resultat 

de I'enquete, nous avions vu juste. Duree totale du passage: 22 

secondes. 

b) Nouet decrit ses etats d'ame sur les gaspillages 

occasionnes par la societe de consommation, et les differentes 

fagons d'accommoderun roti froid. Lui aussi est assez enerve, et 

s'emporte contre la betise des gens, ce qui nous vaut la aussi 

un discours tres relache. Les caracteristiques de ce passage 

sont; I'avancee tres marquee du /o/, le /r/ tres recule, la 

fermeture du /a/ en [se], la palatalisation de /k/. Duree totale de 

ce passage: 30 secondes. 

c) Wawa discute de musique avec des amis a une terrasse de 

cafe, et vante les merites de certaines guitares. Signalons que, 
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dans ce passage, Wawa n'est pas le seul a avoir un accent 

local; il discute avec un certain Alain, dont I'accent presente les 

memes traits, a savoir id un /r/ tres recule, un 1VJ tres palatalise, 

une fernneture du /oe/ en [qe]. Duree totale du passage: 30 

secondes. 

d) Gerard, enfin, raconte un accident de mobylette dont il a ete 

temoin, une nuit, alors qu'il revenait de son travail pour se 

rend re a un manage. Ce passage est plus long que les autres, 

et done tous les traits y sont representes. Duree totale de ce 

passage: une minute et cinquante secondes. 

3) Les suiets interroaes 

3.1 Nous avons interviewe au total trente-huit sujets, parmi 

lesquels: 

- vingt-neuf etaient nes au Havre ou y habitaient. Signalons tout 

de meme que sur ces vingt-neuf sujets, six s'etaient etablis au 

Havre recemment, c'est-a-dire au maximum un an et demi 
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auparavant. Les vingt-trois autres y habitaient depuis longtemps. 

Pour des raisons de commodite, nous appelerons le premier 

groupe les "recents" et le second les "etablis". 

- Les neuf sujets restarts sont originaires d'autres villes ou 

regions et ne connaissent pas ou que tres peu Le Havre. Sur 

ces neuf sujets, quatre sont de la region de Rouen. Ce choix est 

bien entendu delibere: nous avions envie de comparer les 

resultats obtenus chez les sujets du Havre proprement dit avec 

ceux d'une autre grande ville de Haute-Normandie. Nous avons 

egalement pu interviewer cinq sujets originaires d'autres regions 

ou villes en France: Paris (mais habite a Poitiers), Beauvais, 

Caen, Bordeaux, Dieppe. 

3.2 Malgre le relativement petit nombre d'interviews qu'il nous a 

ete donne de faire, nous avons voulu faire en sorte que I'eventail 

de personnes interrogees soit aussi divers que possible: 

- les sujets sont de divers milieux socio-economiques: dockers, 

elus municipaux, commergants, etudiants, enseignants, 

employes de bureau, ingenieurs, lyceens et autres. lis habitent 
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dans differents quartiers du Havre, a I'exception bien sur de 

ceux qui viennent d'autres regions. 

- rage des sujets interroges vane entre dix-huit et cinquante 

ans. 

- sur I'ensemble des interviewes, vingt et un sont des hommes 

et dix-sept sont des femmes. 

4) Nature du questionnaire 

Apres avoir fait ecouter au sujet chaque passage autant de fois 

que necessaire et lui avoir demande d'essayer de localiser 

I'accent, nous le soumettions au questionnaire oral proprement 

dit. Nous avons essaye, dans la mesure du possible, de ne pas 

nous laisser "enfermer" par ce questionnaire, et parfois, nous 

avons du I'adapter aux circonstances: 11 etait bien entendu 

legerement different selon que la personne reconnaissait 

I'accent ou non. 
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4.1 Lorsque les sujets reconnaissaient I'accent du Havre; 

- nous leur demandions d'abord tout simplement pourquoi; 

autrement dit qu'est-ce qui leur permettait de dire que cet accent 

etait ['accent du Havre. 

- ensuite, nous leur demandions en quoi exactement consistait 

I'accent du Havre en general, c'est-a-dire en dehors de ce qu'ils 

venaient d'entendre. Lorsque c'etait possible, nous leur 

demandions d'en faire une imitation. 

- puis nous demandions au sujet d'essayer de nous dire ou au 

Havre on a le plus de chances d'entendre cet accent, et quel 

type de personne etait plus susceptible de I'avoir. 

- enfin, nous demandions au sujet de nous dire ce qu'il, ou elle, 

pensait de cet accent, et aussi quelle image du Havre ont les 

Frangais, selon eux, afin de pouvoir faire un rapprochement, le 

cas echeant, avec les attitudes par rapport a ('accent. 

4.2 Aux sujets qui ne reconnaissaient pas I'accent du Havre, 

nous posions les questions suivantes: 



- tout d'abord, nous leur demandions d'essayer de nous dire 

quelles etaient les caracteristiques qui les avaient frappes dans 

cet accent. 

- puis nous leur demandions s'ils avaient entendu parler d'un 

"accent du Havre". 

- enfin, nous leur posions les memes questions qu'aux autres 

sujets sur ce qu'ils pensaient de cet accent et sur I'image du 

Havre en France. 
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15 

Resultats de I'enquete 

Apres epluchage des questionnaires, nous avons decide de 

separer les resultats obtenus pour les sujets du Havre de ceux 

obtenus pour les autres sujets. En effet, nous avons tres vite 

detecte de grandes differences entre les deux series de 

resultats. 
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A) Les suiets habitant au Havre 

1) Taux d'identification de I'accent pour chaque extrait 

1.1 Extrait numero 1. Signalons que, sur les vingt-neuf sujets 

du Havre, hult n'ont pas ecoute ce passage parce qu'ils 

risquaient d'identifier le locuteur. Cela nous iaisse done vingt et 

un sujets, dont quinze sont des "etablis" et six des "recents". Les 

resultats obtenus sont les suivants: 

- sur les quinze "etablis", pas moins de treize ont 

immediatement identifie I'accent. L'un des sujets qui n'a pas 

identifie I'accent, et que nous appellerons Manu G., est un cas 

fort interessant car il possedait lui-meme un accent du Havre 

assez prononce. 

- sur les six "recents", quatre I'ont identifie. Parmi les deux qui 

ne I'ont pas identifie, signalons le cas de Michelle G., une 

tenanciere de bar de cinquante ans, originaire de Rouen et 

installee au Havre depuis un peu plus d'un an, qui a ete frappee 

par [de], sans pour autant reconnaitre I'accent. 

Retrospectivement, il est d'ailleurs amusant de penser que le 
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premier sujet interviewe au cours de cette enquete (une jeune 

hotesse d'accueil de vingt-cinq ans d'origine bourguignonne et 

installee au Havre depuis seulement un an et demi) a resume a 

elle toute seule ce que ies questionnaires allaient reveler. Nous 

venions a peine d'expliquer en quoi consistait I'enquete, et avant 

meme d'avoir pris ie temps d'ecouter les enregistrements, elle 

declara: "Puisque vous vous interessez aux accents en France, 

je peux vous dire qu'ici, ii y en a un!". Devant notre air intrigue, 

elle poursuivit: "Les gens ici, y disent [de] sans arret". 

Cela fait done un total de un total de dix-sept sujets sur vingt et 

un qui ont identifie I'accent sans trop de difficultes, voire 

immediatement. A la question: "Qu'est-ce qui vous fait penser 

que celui-ci a un accent du Havre?" que nous posions plus tard 

dans le questionnaire apres ecoute de tous les extraits, les 

sujets repondaient de fagon unanime; [de]. 

Extra it numero 2. On constate ici un changement pour le moins 

radical: sur I'ensemble des sujets, soit vingt-neuf personnes, 

seulement cinq ont reussi a identifier I'accent de fagon precise. 

Les autres etaient soit tres vagues ("Quelque part en 
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Normandie?"), soit se trompaient completement: cinq sujets ont 

place cet accent dans le Nord-Picardie, et d'autres, moins 

nombreux, le plagaient a Paris, et meme en Bretagne! Lorsque 

Ton demandait aux sujets de preciser ce qui leur faisait penser 

que ['accent venait de tel ou tel endroit, nous nous heurtions la 

encore a une certaine perplexite. On est bien loin id de la 

precision obtenue pour le premier extrait. Notons cette phrase 

tres revelatrice d'un de nos sujets, nomme Alain F.; "S'il y avait 

eu [de], j'aurais dit Le Havre...". 

Extrait numero 3. Meme constatation que pour le numero 2: 

cette fois, six personnes ont reussi a localiser exactement 

('accent. Les autres etaient vagues, ou repondaient qu'elles ne 

savaient pas, ou encore se trompaient: six sujets ont place 

('accent a Paris, en precisant parfois "la banlieue de Paris". Ce 

phenomene est d'ailleurs interessant, puisque, bien que les 

accents 2 et 3 soient semblables d'un point de vue phonique, on 

a I'impression que le fait que les locuteurs de I'extrait 3 soient 

jeunes incite certains sujets interviewes a penser qu'il s'agit d'un 

accent de banlieue. 
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Extrait numero 4. Pour cet extra it, le taux de reussite est de six 

sujets sur vingt-neuf. Ce qui est interessant, c'est que Ton a 

obtenu pour cet extrait le meme type de reponses que pour 

I'extrait numero 2, o'est-a-dire Nord ou Normandie, en precisant 

parfois Pays de Caux. La aussi, I'age du locuteur (soixante et un 

ans) enregistre a-t-il une incidence sur les reponses, qui 

donnent une impression plus "rurale" que pour I'extrait 3? 

1.2 On constate done que le premier extrait est reconnu par 

les sujets interroges dans une proportion beaucoup plus 

importante que pour les trois autres extraits. II est vrai que notre 

echantillon est relativement petit et que faire des statistiques 

serait peut-etre hasardeux, mais cela represente tout de meme 

presque 81% d'identifications pour le premier extrait contre 17 a 

20% pour les autres extraits (meme si les huit sujets qui n'ont 

pas ecoute le premier extrait I'avaient ecoute mais ne I'avaient 

pas reconnu, la proportion serait de 58%). 

Or, ce n'est pas tant la proportion qui est frappante que la 

rapidite avec laquelle les sujets repondaient pour le premier 
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accent, tout en hesitant pour les autres. II etalt clair, en effet , 

lors des interviews, que les sujets etaient nettement plus 

categoriques dans leurs reponses lorsque nous leur faisions 

ecouter le premier extrait: "Ca, c'est Le Havre, sans hesiter", 

nous a par exemple repondu Annick D., une mere au foyer de 

quarante-huit ans. Ou encore, cette reponse de Julie L, une 

jeune lyceenne de dix-huit ans: hesitation au debut de I'extrait 

("La Normandie, peut-etre?"), puis a la fin, une fois passe le [de]: 

"Oh, ga, c'est Le Havre!". 

2) Caracteristigues subiectives de I'accent 

2.1 Dans la suite du questionnaire, une fois que nous en 

avions fini avec les enregistrements, nous demandions aux 

vingt-neuf sujets en quoi consistait, selon eux, I'accent du Havre. 

Les sujets pouvaient bien sur donner plusieurs reponses. 

Lorsque cela etait possible, c'est-a-dire lorsque les sujets 

n'etaient pas trop intimides, nous leur demandions d'essayer 
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d'en faire une imitation. Nous avons obtenu les reponses 

suivantes: 

- vingt-quatre ont repondu [de] ou i'ont utilise dans ieur imitation, 

soit tout seul, soit en le fleurissant un peu: [no me de], [a de], par 

exemple. Signaions le cas de Manu G. que nous avons deja 

rencontre: incapable de reconnaitre I'accent a I'ecoute, il utilisait 

frequemment [de] pour imiter I'accent des informateurs! 

- cinq sujets ont egalement repondu que le mot "hen" utilise 

com me synonyme de "tres" dans des locutions comme "C'est 

hen bien" ou "C'est hen beau" caracterisait I'accent du Havre. 

C'est assez curieux puisqu'il s'agit la d'une expression d'argot 

qui n'est pas utilisee qu'au Havre et que Ton trouve d'ailleurs 

dans le dictionnaire d'argot edite par Larousse. 

- un sujet, ce qui n'est pas beaucoup, a utilise un des termes 

normands dont nous avons donne la liste plus haut. II s'agissait 

en I'occurrence du terme "besot". Un autre sujet a repondu que 

('expression "I'autre c6t6 de I'eau" etait typiquement du Havre. 

Signaions que, au Havre, lorsque Ton parle de "I'autre cote de 

I'eau", on fait reference au Calvados et a la Basse-Normandie, 

dont on voit les cotes lorsque Ton est en bord de mer. 
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['expression est sans doute utiiisee ailleurs en France, mais pas 

avec le meme referent. 

- d'un point de vue phonique, huit sujets ont repondu que la 

fagon de prononcer /r/ etait typique. D'autres, ont utilise un /r/ 

uvulaire ou pharyngal dans leurs imitations. 

- douze sujets ont souligne I'avancee du /o/ et du 

/o/ dans leurs imitations, dans "port", "ferme la porte", 

"remorqueur", "docker" etc. Souvent, d'ailleurs, limitation portait 

sur le theme du port. 

- trois sujets ont egalement souligne la fermeture du /a/ en [ae] 

dans leurs imitations. 

2.2 On constate done que la encore les sujets sont nombreux 

a repondre [de] quant il s'agit de caracteriser I'accent du Havre, 

Le contraire aurait ete surprenant puisque c'est le trait qui 

permettait souvent a ces sujets de reconnaitre de fagon 

categorique I'accent du premier extrait. On notera egalement 

que, generalement, les sujets sont un peu plus frappes par les 

traits lexicaux que phoniques, ([de] constituant I'exception, 
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meme si les sujets semblent y voir quelque chose de plus lexical 

que phonique; [de] constitue sans doute a leurs yeux une 

expression, plus qu'une fagon de prononcer [di], a tel point qu'un 

sujet, Mors interview, nous a confesse ne pas connaitre I'origine 

du mot!). Ce n'est, la non plus, guere etonnant puisque les traits 

phoniques que les sujets soulignent ne leur permettaient pas 

toujours de reconnaitre I'accent lorsqu'ils ecoutaient les 

enregistrements. Ces traits n'ont d'ailleurs hen de typiquement 

havrais, nous I'avons vu dans la premiere partie: tous sont des 

traits que I'on retrouve a Paris, Notons malgre tout que, en ce 

qui concerne I'avancee du /o/ et du /d/, les sujets avaient 

nettement tendance, pour souligner ce trait, a utiliser un /o/ 

devant Irl dans leurs imitations (I'avancee du b! devant /r/ ne se 

produit pas a Paris), Mais il peut s'agir la d'une coincidence car 

en frangais, les mots en btfsovX assez nombreux, et ont done 

plus de chance d'etre ceux qui vont venir a I'esprit d'un sujet. 

178 



3) Images liees a ['accent 

3.1 Dans la suite du questionnaire, nous demandions aux 

sujets qui a, selon eux, cet accent au Havre, et dans quel(s) 

quartier(s) on a le plus de chances de ('entendre. Nous leur 

demandions egalement quelle etait, selon eux, I'image du Havre 

en France. En ce qui concerne la premiere question, pour 

laquelle plusieurs reponses etaient possibles, nous avons 

obtenu les jugements suivants; 

- treize sujets ont repondu qu'ils associaient cet accent aux 

dockers. 

- neuf sujets I'associent aux ouvriers. 

- onze sujets ont repondu de fagon plus vague, en disant que 

c'etait un accent "populaire". 

- nous avons aussi obtenu quelques reponses isolees, par 

exemple "pecheurs", ou encore "piliers de comptoir"(!). 

Ce qui est interessant ici n'est pas que cet accent soit 

infailliblement associe a des classes populaires: que neuf sujets 
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I'associent aux ouvriers n'est guere surprenant. En revanche, 

treize sujets I'associent aux dockers, ce qui est etrangement 

precis (dans une enquete assez semblable, (Danielle Hoppe 

1976) ('accent populaire parisien, lui, est associe plutot aux 

ouvriers). Cela donne I'impression qu'a ('accent du Havre est 

souvent associe une sorte de mythologie bien definie, et peut-

etre meme un cliche; un des sujets, Remain R., un etudiant de 

vingt ans en Affaires Internationales, a d'ailleurs utilise ce mot 

("Le cliche qui vient tout de suite a I'esprit, c'est le docker"). 

3.2 Cette impression est d'ailleurs renforcee par la question 

suivante. Nous demandions aux sujets ou au Havre on pouvait 

entendre cet accent. Or, dans I'ensemble, les reponses etaient 

tres vagues, a quelques exceptions pres: 

- sept sujets ont repondu que cet accent pouvait s'entendre 

dans le Quartier de I'Eure ou aux Neiges. 

- deux sujets ont repondu Caucriauville, la Mare Rouge ou 

Bleville 
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- les autres sujets repondaient de fagon plus vague que c'etait 

un accent de la banlieue du Havre. 

La encore, ce qui est etonnant, c'est que sept sujets aient ete si 

precis. Get accent est bien sur associe aux quartiers populaires, 

et il est vrai qu'il peut en effet s'entendre un peu partout dans la 

banlieue du Havre, dans la ville haute ou les quartiers 

portuaires. Or, les Neiges et le Quartier de I'Eure sont 

precisement deux quartiers situes pres du port, ou Ton trouvait a 

une epoque une forte population de dockers; on a encore une 

fois ('impression que cet accent est volontiers associe au port, 

puisque peu de sujets ont repondu Caucriauville, Bleville, qui 

sont egalement des quartiers populaires, mais qui sont eloignes 

du port. 

3.3 Nous avons ensuite demande aux sujets quelle etait selon 

eux I'image du Havre en France: 

- les vingt-neuf sujets ont repondu que I'lmage du Havre etait 

sans doute mauvaise. Les reponses allaient du "ville triste et 
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sans vie" au "il y a du beton partout" en passant par "mauvaise 

reputation du Havre", "c'est un trou", "mairie communiste" etc. 

- sur ces vingt-neuf sujets, certains nuanpaient tout de meme 

leurs propos en disant que "I'image du Havre etait mauvaise 

parce que la ville etait mat connue" ou que "les gens sont 

sympas quand on les connaTt". 

II est tres tentant, arrive a ce point du questionnaire, de se 

demander si la mauvaise image dont souffre la ville du Havre 

(qui arrive regulierement bonne demiere au hit-parade des 

"villes franpaises ou il fait bon vivre" que des magazines comme 

Le Point ou Le Nouvel Observateur etablissent de temps en 

temps) n'est pas a I'origine d'un besoin d'identite Chez certains 

Havrais, que les reponses au questionnaire laissent filtrer. A un 

trait linguistique precis ([de]) semble etre associee une 

mythologie (le port et les dockers) comme si le port etait 

precisement Tune des choses qui font que Le Havre est Le 

Havre. 
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4) Juaements sur I'accent 

4.1 La derniere question de I'enquete portait sur Taccent lui-

meme et ce que les sujets en pensaient. L'enquete de Danielle 

Hoppe (1976) montrait ciairement que certains accents (Paris, 

Alsace) sont peu apprecies, tandis que d'autres (Midi de la 

France) plaisent. Pour ce qui est du Havre: 

- vingt-six sujets trouvent que ce n'est pas un bel accent, Les 

jugements portes sur I'accent vont du tres euphemique "on ne 

peut pas dire que ce soit beau" au tres direct "vulgaire" en 

passant par le "detestable", 

- trois sujets raiment bien. 

B) Les suiets non oriainaires du Havre 

1) Taux d'identification de I'accent 

1.1 Extrait numero 1. Sur les neuf sujets interroges qui ne sont 

pas du Havre, aucun n'a reconnu I'accent du premier extrait. 
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Rappelons que sur ces neuf sujets, quatre etaient originaires de 

Rouen ou des environs. Or, les quatre sujets de Rouen ont 

place Taccent predsement a Rouen, ou dans le voisinage 

immediat, certains se declarant frappes par le /r/. Les cinq 

autres sujets I'ont place a Paris, a I'exception d'un sujet, Guy R., 

cinquante ans, maire-adjoint de Dieppe, qui Ta place a Fecamp. 

Tout cela donne I'impression que, dans I'ensemble, chacun "voit 

midi a sa porte", et que I'accent de Rouen n'est peut-etre pas 

tres different de I'accent du Havre. En revanche, sur ces 9 

sujets, un seul a ete frappe par [de]; Guy R., qui nous a affirme 

que [de] se disait aussi a Dieppe et a Fecamp. Les sujets de 

Rouen, a qui nous avons pose la question plus tard dans le 

cours de I'interview, sont unanimes; ils n'ont pas remarque de 

[de] a Rouen. 

Extrait numero 2. La encore, aucun sujet n'a identifie I'accent. 

La plupart I'ont place dans le Nord-Picardie, sans pour autant 

donner de raison precise. Un I'a place a Paris, et un "quelque 

part en Normandie". 
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Extrait numero 3. De nouveau, pas (̂ 'identification. En 

revanche, ii s'est produit ie meme phenomene qu'avec les 

sujets du Havre: cinq sujets I'ont place a Paris, en precisant 

souvent "la banlieue de Paris", "jeunes des banlieues" etc., ce 

qui renforce I'impression que les sujets associent 

immediatement les jeunes aux banlieues. 

Extrait numero 4. Toujours pas d'identification. Cependant, un 

sujet a precise que cet accent ressemblait au 2, com me si, la 

encore, I'age de I'informateur le demarquait tres nettement des 

extraits 1 et 3. 

1.2 Nous constatons done, a Tissue de cette petite experience, 

que les sujets non originaires du Havre n'ont absolument pas 

reconnu I'accent du Havre dans ces enregistrements. Le 

premier extrait est a ce sujet crucial: les Rouennais y voient un 

accent de Rouen, les autres y voient autre chose. On constate 

aussi que les deux informateurs "jeunes" sont places dans des 

villes ou des banlieues, alors que les deux informateurs plus 

185 



ages sont places dans des regions, ce qui confirme la tendance 

observee aupres des sujets du Havre. La aussi, se produit un 

phenomene interessant quant a la "mythologie linguistique" dont 

nous parlions plus haul 

2) ['accent du Havre chez les non-Havrais 

2.1 Sur les neuf sujets interroges, huit n'ont jamais entendu 

parler de I'accent du Havre. Le seul sujet qui ait repondu le 

contraire, Lydie P., une etudiante en anglais de vingt ans 

original re de Rouen, a ajoute que I'accent du Havre ressemblait 

sans doute beaucoup a I'accent de Rouen, mais qu'il etait peut-

etre plus prononce et que [de] n'existait pas a Rouen (ce qui ne 

lui a cependant pas perm is de I'identifier a I'ecoute). Cela 

tendrait a montrer que I'accent du Havre n'est pas une realite en 

soi en dehors de I'esprit de certains Havrais. 
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2.2 Lorsque nous avons demande a ces neuf sujets a qui lis 

associaient cet accent (plusieurs reponses possibles), nous 

avons obtenu les reponses suivantes: 

- le terme "ouvrier" a ete mentionne par cinq sujets. 

- quatre sujets I'associent a la campagne, dans le sens pejoratif 

du terme. 

- deux sujets y ont vu un accent de "routier". 

- deux sujets ont immediatement pense a Coluche. 

- un sujet, enfin, a mentionne les dockers. II s'agissait de Guy 

R., qui est, rappelons-le originaire de Dieppe, done un port, et 

qui, avant de devenir maire-adjoint de sa ville, a navigue 

pendant longtemps comme officier sur les car-ferries. 

II est Clair ici, et c'etait a prevoir, que I'accent n'est plus tout a 

fait associe au meme "stereotype" chez les sujets qui ne sont 

pas originaires du Havre. II aurait ete surprenant que des sujets 

venant d'endroits aussi divers que Bordeaux, Beauvais ou 

Poitiers eussent repondu qu'il s'agissait la d'un accent de 

docker. 
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2.3 Tous ces sujets ont declare qu'ils n'aimaient pas cet 

accent. Jean-Philippe C., un enseignant de vingt-trois ans 

originaire de Bordeaux, a par exemple precise: "C'est un accent 

que j'aime pas parce qu'il ne chante pas". Karine L, une 

etudiante de dix-huit ans originaire de Rouen, a declare; "C'est 

un accent affreux. II a aucune classe, il est lourd. C'est vraiment 

la campagne". 

2.4 Quant a I'image du Havre, pour ces sujets, elle n'est guere 

rejouissante: 

- sept sujets estiment que Le Havre a mauvaise reputation. 

Sandrine B., une secretaire de Poitiers, qui habite a Paris, agee 

de vingt-trois ans precise: "C'est une ville grise, triste, mais j'y 

suis jamais allee". 

- deux sujets sont plus positifs. Catherine H,, une etudiante de 

vingt-deux ans originaire de Caen, estime que Le Havre doit etre 

une "ville plutot chaleureuse". Dominique C., une enseignante 

de vingt-deux ans originaire de Beauvais, a declare: "Le Havre, 

ga evoque le port, les moules-frites. Je pense que I'image est 

neutre, peut-etre meme plutot bien". 
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16 

Jugements sur I'accent: quelques remarques 

Dans notre questionnaire aupres des sujets originaires du 

Havre, nous notions, a chaque fois que le cas se presentait, 

lesquels de nos sujets avaient eux-memes un accent du Havre 

franchement prononce. Nous en avons releve sept. Sur ces sept 

sujets, quatre ont declare qu'ils n'aimaient pas I'accent, deux ont 

declare qu'ils I'aimaient bien et un etait plus nuance. Le premier 

point interessant est la fagon dont les jugements etaient 

formules: 
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- Alain C., vingt-sept ans, musicien professionnel: "C'est un 

accent de branleur. Quand j'allais a Evreux ou meme a Paris 

pour mes etudes, on me disait "vous, vous venez du Havre". J'ai 

toujours essaye de m'en debarrasser". 

- Manu G., vingt-deux ans, etudiant en droit: "C'est pas un be! 

accent. Les mecs se foutaient de ma gueule". 

- Alain F., vingt-quatre ans, etudiant en commerce international: 

"C'est un accent affreux, vulgaire. C'est un accent de marchand 

de braille". 

- Franck B., vingt-cinq ans, etudiant en anglais: "C'est pas un 

bel accent. C'est meme detestable. C'est agressif, le 

vocabulaire est limite". 

Plus nuance: 

- Etienne C., a la fois locuteur sur la bande que nous faisions 

ecouter, et un de nos sujets, trente ans, superviseur de quai et 

musicien a ses heures: "En tournee, les gens reconnaissent 

I'accent. Bof! c'est pas tres chantant, c'est un peu gouailleur, 

mais bon..." 
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Et enfin, parmi les evaluations positives: 

- David C., vingt-quatre ans, shipping clerk: "C'est un accent qui 

a du charme, com me tous les accents". 

- Lucien N., un de nos informateurs, quarante-cinq ans, docker: 

"C'est un accent qu'est pas pire qu'ailleurs. Moi, je suis fier de 

mon accent. Quand je vais en vacances quelque part, on me dit 

que j'ai un accent. C'est plutot bien". 

On remarque ici une separation tres nette, qui serait presque 

trop belle pour etre vraie sur un echantillon aussi petit: on a 

d'une part des etudiants qui ont I'accent et essaient de s'en 

debarrasser (et ils se sont empresses de le perdre pendant 

interview avant de le recuperer plus tard) et d'autre part des 

non-etudiants qui soit ne sont pas deranges outre-mesure pas 

leur accent, soit en sont franchement fiers. 

On assiste ici a une division entre: 

- ceux qui, parce qu'ils sont etudiants, sont tres souvent en 

contact avec le milieu educatif ou I'accent est stigmatise, et qui 

cherchent a s'en debarrasser, peut-etre pour "monter dans la 
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societe", peut-etre aussi a cause d'une "insecurite linguistique", 

ou de ce que Labov (1966) appellerait "a linguistic self-hatred". 

- ceux qui s'installent dans une certaine stabilite sociale, et ne 

renient pas leur accent. Parmi eux, il y en a meme un pour qui 

['accent sembie ciairement faire partie de son identite, et qui en 

est fier (difficile de dire, puisqu'il s'agit la d'un exemple isole, si le 

fait qu'il soit precisement docker a un rapport ou non avec ce 

phenomene). Avant de poursuivre plus en avant cette analyse, 

essayons de revoir ces notions de "linguistic self-hatred", 

"linguistic insecurity" et "negative prestige". 

Dans son etude sur New York, Labov (Labov, 1976) avait 

remarque I'attitude que les New Yorkais adoptaient a regard de 

I'accent de leur ville: 

"En general, les New Yorkais eprouvent une forte repugnance 

pour "I'accent" de leur ville. La plupart d'entre eux se sont 

efforces de modifier leur fagon de parler, et on leur fait un vrai 

compliment quand on leur dit qu'ils y ont reussi. Et pourtant, 
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presque tous se font aussitot reconnaitre, des qu'ils posent le 

pied hors de ragglomeration. De plus, lis sont tous persuades 

que les etrangers, pour une raison ou pour une autre, detestent 

eux aussi le parler de New York. Enfin, lis sont convaincus qu'il 

existe une langue "correcte", qu'ils s'efforcent d'atteindre dans 

leur conversation soignee. 

Pour toutes ces opinions, les locuteurs de la petite bourgeoisie 

depassent tous les autres en conviction. Ce sont eux qui, tant 

par ce qu'ils expriment que par leur comportement inconscient, 

illustrent le mieux I'insecurite linguistique de la communaute new 

yorkaise". (pp. 200-201) 

On trouve, dans ce passage, un bon resume des trois notions 

de "negative prestige", "self-hatred" et "linguistic insecurity". 

La question des attitudes par rapport aux accents a ete assez 

largement exploree; on pense notamment aux travaux de Giles 

dans ce domaine (cf aussi: Shuy et Fasold, 1973; Trudgill, 1974; 

Macaulay, 1975; Macaulay, 1977; Giles et St Clair, 1979; Lopez 

Morales, 1989; Baker, 1995; mais aussi, dans le domaine du 

bilinguisme. Gal, 1979). Ce que nous en retiendrons, entre 
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autres choses, c'est rimportance que revet Taccent lorsque i'on 

est confronte a une situation-cle de la societe; ainsi, les 

evaluations que portent les enseignants sur les Aleves (ou les 

etudiants) ou les employeurs sur les candidats a un poste. 

Dans ces travaux, on releve, toujours selon Williams 

(Williams, 1992), les memes problemes que ceux cites plus 

haut: on a I'impression d'une conscience rationnelle collective en 

matiere d'accent, avec un individu qui peut choisir. Ainsi, la 

theorie d'accomodation de Giles: 

"People are motivated to adjust their speech style, or 

accomodate, as a means of expressing values, attitudes and 

intentions towards others" (Giles, 1977: p. 322) 

Ce que dit Giles est sans doute vrai, encore une fois, pour une 

partie de la population, c'est-a-dire notamment ce que Ton 

appelle les "classes moyennes", qui ont plus d'une corde a leur 

arc ou un registre plus etendu, si Ton prefere. Trudgill, lui, est 

plus nuance: 
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"Many informants who initially stated that they did not speak 

properly, and would like to do so, admitted, if pressed, that they 

perhaps would not really like to, and that they would almost 

certainly be considered foolish, arrogant or disloyal by their 

friends and family if they did" (Trudgill, 1972: p. 184). 

Trudgill parle id d'une fagon de parler depreciee socialement 

que I'on entend a Norwich. II est evident que nous avons id 

affaire a des locuteurs de la classe ouvriere qui ne disposent 

pas du meme registre: "would like to do so", nous dit Trudgill. 

Lesley Milroy avait d'ailleurs rencontre le meme type d'opinion a 

Belfast (Milroy, 1987), ou un locuteur s'etait fait rabroue par ses 

camarades parce qu'il avait adopte pendant quelques instants 

un accent plus prestigieux que celui qu'il avait normalement. 

Ce qui nous ramene a la notion de "prestige": il existe done un 

"covert prestige", dont la consequence est que les parlers 

"deprecies socialement" survivent chez les individus qui ne sont 

pas "concemes par la mobilite". Cependant, il convient 
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maintenant de se poser la question suivante: lorsque Ton parle 

de "negative prestige", de "linguistic insecurity" ou de "linguistic 

self-hatred", comme le font par exemple Labov (Labov, 1976) ou 

Macaulay (Macaulay, 1975), s'agit-il a proprement parler de 

phenomenes linguistiques ou plutot de phenomenes sociaux ? 

Partons du postulat suivant: aucune realisation, aucune variable 

n'est "vulqaire" ou "belle" en soi. II s'agit-la d'un postulat; des 

chercheurs avait tente de montrer que certains types de 

phonemes amenaient des jugements differents. Ainsi, les 

travaux de Fonagy (Fonagy, 1983) montrent que le r est 

considere comme un phoneme "viril", Cependant, I'auteur nous 

dit que les sons posterieurs sont souvent consideres comme 

"vulgaires"; or, nous avons vu que 'Taccent du Havre", qui est 

un accent pour lequel I'articulation est tres anteriorisee, est 

pourtant tres deprecie. C'est pourquoi nous revenons a notre 

postulat; les jugements sur le linguistique sont le produit d'une 

societe, avec son histoire sociale, son systeme social et ses 

valeurs sociales. D'ailleurs, si ce n'etait pas le cas, comment se 

fait-il que certaines realisations jugees vulgaires a un moment 

de I'histoire soient plus tard devenues au contraire raffinees, ou 
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que la non prononciation de r dans "card" soit jugee correcte en 

anglais britannique et au contraire stigmatisee a New York ? 

C'est d'ailleurs ce que souligne Chambers (Chambers, 1995) 

lorsqu'il ecrit; 

"Demonstrably, no language or dialect is inherently better than 

any other as a medium for exposition, narration, phatic 

communion, or any other kind of communication. One of the 

tacit strategies of the elite is to install their own dialect as the 

"correct" one", (p. 213) 

Done, des lors que Ton accepte ce postulat et que Ton ne le perd 

pas de vue, on comprend mieux que I'individu linguistique n'est 

pas un "willing participant" qui peut evoluer a son gre le long de 

I'echelle sociale: comment expliquer, sinon, que les realisations 

marquees socialement et jugees "vulgaires" soient perpetuees, 

alors qu'il serait si simple de s'en debarrasser? La notion de 

"covert prestige", qui avait ete elaboree par Labov (Labov, 

1976), n'explique peut-etre qu'une partie du probleme, et 

evoque la fable de La Fontaine; Le Renard et les raisins. Dans 
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cette fable, un renard qui n'arrive decidement pas a atteindre les 

raisins dont il voudrait bien pourtant se nourrir se console en se 

disant qu'ils ne sont probablement pas assez murs. II est permis 

de se demander, sans vouloir pousser trap loin Tanalogie, s'il 

n'en va pas de meme pour I'accent: quelqu'un qui ne possede 

pas la maitrise de la langue standard (ou "langue legitime") est 

peut-etre tente de penser que ce n'est pas un probleme puisque 

son accent est "meilleur". En realite, on devrait peut-etre 

presque parler de marqueur non pas linguistique mais social 

(comme pourraient I'etre d'une certaine fagon une voiture, une 

maison, une fagon de s'habiller, mais a condition de ne pas 

perdre de vue que Ton peut choisir de changer de maison ou de 

voiture si Ton en a les movens: Bourdieu parlerait de "signe 

exterieur de richesse" linguistique). II nous reste a essayer 

d'expliquer, en en donnant une illustration issue de notre travail 

sur Le Havre, pourquoi certains individus parviennent a modifier 

leur accent et d'autres pas.Or, il semble qu'un element de 

reponse, plus social que linguistique, nous soit fourni par Pierre 

Bourdieu. 
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La notion d"'habitus" (que I'on pourrait interpreter simplement 

comme I'ensemble des dispositions interiorisees par les 

individus et qui orientent les pratiques sociales) a ete bien 

entendu elaboree par le sociologue Pierre Bourdieu et, et c'est 

la une originalite, a ete appliquee plus tard par lui-meme a la 

linguistique. Une definition plus precise qu'il en donne est la 

suivante (Bourdieu, 1984): 

"L'habitus, comme le mot le dit, c'est ce que Ton a acquis, mais 

qui s'est incarne de fagon durable dans le corps sous forme de 

dispositions permanentes (...): c'est une espece de machine 

transformatrice qui fait que nous "reproduisons" les conditions 

sociales de notre propre production, mais d'une fagon 

relativement imprevisible, d'une fagon telle qu'on ne peut pas 

passer simplement et mecaniquement de la connaissance des 

conditions de production a la connaissance des produits". 

(pp. 134-135) 

A nos yeux, I'avantage de cette notion est qu'elle ne separe pas 

de fagon trop tranchee I'individu et la societe et qu'elle n'exclue 
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pas forcement les notions de classes ou de reseaux; elle ies 

affine. Ainsi, pour Bourdieu (Bourdieu, 1979), il existe un 

"habitus de classe" qui serait "la forme incorporee de la 

condition de classe et des conditionnements qu'elle impose". On 

a ainsi un systeme ou "I'ordre social s'inscrit progressivement 

dans les cen/eaux. Les divisions sociales deviennent principe de 
(2) 

division qui organisent la vision du monde social", individu et 

societe ne sont plus opposes, puisque, toujours selon Bourdieu 

(Bourdieu, 1984), "la societe existe sous deux formes 

inseparables: d'un cote les institutions qui peuvent revetir la 

forme de choses physiques, monuments, livres, instruments, 

etc.; de I'autre les dispositions acquises, les manieres durables 

d'etre ou de faire qui s'incarnent dans les corps (et que j'appelle 

des habitus). Le corps socialise (ce que Ton appelle I'individu ou 

la personne) ne s'oppose pas a la societe: il est une de ses 

formes d'existence". (p. 29) 

A partir de cet "habitus", on va effectivement pouvoir construire 

tout un modele social qui va permettre de mieux comprendre et 

expliquer les comportements linguistiques. Ainsi, pour Bourdieu 

(1) p. 112 
(2) p 549 
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(Bourdieu, 1984), "i'habitus linguistique grossierement defini se 

distingue d'une competence de type chomskyen par le fait qu'il 

est le produit des conditions sociales et par le fait qu'il n'est pas 

simple production de discours mais production de discours 

ajuste a une "situation", ou plutot ajuste a un marche ou a un 
(1) 

champ". Ne passons pas a cote, ici, de cette notion de "marche 

linguistique": "il y a marche linguistique toutes les fois que 

quelqu'un produit un discours a I'intention de recepteurs 

capables de I'evaluer", si bien que "habitus linguistique + 
(2) 

marche linguistique = expression linguistique, discours". Que 

devient la societe dans tout cela ? Bourdieu (Bourdieu, 1982) 

repond que "ce qui s'exprime a travers I'habitus linguistique, 

c'est tout I'habitus de classe, dont il est une dimension", (p. 85) 

Autre notion qui nous semble importante, celle de "langue 

legitime", car elle permet de depasser I'idee de I'individu en tant 

que "willing participant", comme le montre la remarque suivante 

(Bourdieu, 1982): 

"Les mecanismes sociaux de la transmission culturelle tendent 

a assurer la reproduction de I'ecart structurel entre la 

m P l21 
(2) p. 121 
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distribution, tres inegale, de la connaissance de la langue 

legitime et la distribution, beaucoup plus uniforme, de la 

reconnaissance de cette langue, qui est un des facteurs 

determinants de la dynamique du champ linguistique et par la, 

des changements de la langue". (p. 54) 

Mors, qu'appelle-t-on la "langue legitime" ? Bourdieu entend 

par legitime "une institution, ou une action, ou un usage qui est 

dominant et meconnu comme tel, c'est a dire tacitement 
(1) 

reconnu" (Bourdieu, 1984). On aboutit done a un systeme que 

Bourdieu compare a un systeme economique et ou "il y a une 

micro-economie et une macro-economie des produits 

linguistiques, etant bien entendu que la micro-economie n'est 

jamais autonome par rapport aux lois macro-economiques" 

(Bourdieu, 1984), et ou I'interaction est congue comme une 

sorte de societe dans la societe. Au dela des oppositions 

competence-performance ou langue-parole, on a un systeme 

linguistique d'oppositions fonctionnelles qui, en passant par le 

filtre des habitus, produit la parole. 

(1) p. 110 

(2) p. 107 
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Plus concretement, en quoi cela peut-il etre pertinent pour 

notre travail ? II se trouve que cette notion d'habitus a le merite, 

nous I'avons dit, de permettre d'eviter certains problemes poses 

par les outils sociologiques utilises traditionnellement en 

sociolinguistique: ainsi, I'individu n'est pas un "willing 

participant". Or, dans notre enquete, nous en avons eu plusieurs 

illustrations frappantes: Manu G. et Alain C., deux de nos sujets, 

nous ont avoue avoir du mal a se debarrasser de cet accent du 

Havre qu'ils detestent (et leur succes n'etait effectivement que 

relatif). Cela tend a montrer clairement que I'accent n'est pas 

quelque chose que Ton peut modifier pour evoluer dans la 

societe a sa guise. L'accent fait partie de I'acquis, de I'habitus, et 

etre conscient du besoin de se debarrasser d'un accent ne 

garantit pas la reussite pour autant. Cette derniere depend 

peut-etre en fait de la richesse du contact avec le groupe de 

reference et du type de lien etabli avec lui: plus quelqu'un 

frequente son groupe de reference, plus il est soumis aux 

pratiques linguistiques de ce groupe et a de chances de les 

acquerir. Ce n'est done pas seulement le desir de se 

debarrasser d'un accent qui est le produit d'un habitus, c'est 
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aussi la possibility de le faire: Alain C. dira que les gens le 

raillaient lorsqu'il parlait avec cet accent, notamment en dehors 

du Havre (et il s'agit la d'un bel exemple de pression de la 

societe, et non d'un choix delibere) mais ce n'est pas pour 

autant qu'il est parvenu totalement a "neutralised' son accent. 

Nous pensons done, pour notre part, que ('accent n'est pas 

adopte consciemment par ceux qui I'ont, en reaction contre ceci 

ou cela. Nous croyons au contraire qu'il est fagonne par cet 

habitus linguistique dont parle Bourdieu. En revanche, il se peut 

que les individus soient conscients, pour certains d'entre eux, 

non seulement de leur difficulte a acceder a la "langue legitime", 

mais aussi du statut social de cette derniere et du pouvoir qu'elle 

dispense a ceux qui la maitrisent, et c'est en reaction contre cela 

qu'ils considerent leur accent comme tout a fait acceptable. Ce 

que nous croyons, c'est que I'individu, en evoluant plus ou 

moins dans la societe, est plus ou moins expose a differents 

habitus linguistiques qu'il peut plus ou moins acquerir. Ainsi, 

I'etudiant qui reagit contre son accent appartient a cette partie de 

la population qui, a force de frequenter les milieux ou est utilisee 

la "langue legitime" (comme les milieux educatifs), finit par 
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I'acquerir, tant bien que mal: il n'a rien d'un "willing participant" 

qui choisit deliberement de parler comme ceci ou comme cela. 

Le docker qui, au contraire, n'a pas eu acces a la "langue 

legitime", parce qu'il n'en a peut-etre eu ni le besoin ni I'envie, 

est tout a fait satisfait de son accent mais est sans doute 

conscient des attitudes sociales qu'il provoque et c'est contre 

cela qu'il reagit... 
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CONCLUSION: LE(S) MYTHE(S) DE L'ACCENT DU HAVRE 
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L'accent du Havre part d'un malentendu, chez les Havrais, sur 

le terme "accent" et sur les termes "du Havre" mis ensemble, ie 

tout precede du determinant /' 

- le terme "accent", qui signifie en theorie une prononciation qui 

differe de la "norme", s'applique bel et bien au cas du Havre 

puisque nous avons vu qu'il y a bien un accent au Havre qui 

differe de la norme. Dependant, ce n'est pas cette prononciation 

differente qui permet aux Havrais de reconnaitre ce qu'ils 

appellent "I'accent du Havre" mais plutot un trait portant sur un 

mot unique: [de]. 

- les termes "du Havre" laissent entendre que cet accent serait 

originaire de cette ville ou qu'il s'y limite, ce qui n'est pas le cas. 

Nous avons vu qu'il s'agit en realite d'une prononciation tres 

proche de celle de I'accent populaire parisien. Notons tout de 

meme qu'il eut ete etonnant que les Havrais utilisent les termes 

"accent de Paris" pour faire reference a un accent entendu au 

Havre. 

- le determinant place devant "accent du Havre" donne 

I'impression qu'il s'agit-la du seul accent de la ville. Plus 
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exactement, ii donne rimpression que les Havrais qui parlent de 

'Taccent du Havre" le congoivent com me etant le plus typique et 

le plus representatif. 

L'ensemble 'Taccent du Havre" se iirait done, chez un Havrais 

qui utilise ces termes: "cette fagon de prononcer les mots 

typique que Ton entend au Havre". Pour certaines personnes 

interrogees lors de Tenquete, ('accent du Havre est reconnu hors 

du Havre, ce qui est faux, nous I'avons vu. En cela, raccent du 

Havre est un mythe. 

Ce qui est important, au terme de ce travail, n'est done pas 

vraiment que Ton dise [de] ailleurs qu'au Havre ou non: il est 

probable que c'est le cas, mais il faudrait, pour le verifier, mener 

a bien une autre enquete. Ce qui nous interesse id, c'est plutot 

que notre questionnaire a montre clairement que les Havrais 

interroges associent tres nettement ce mot a ('accent de leur 

ville, aussi bien passivement (lorsqu'ils I'entendent) 

qu'activement (lorsqu'on leur demande en quoi consiste ('accent 

du Havre): ce serait done un stereotype, au sens labovien du 

terme (ce n'est pas le seul trait marquant: ainsi, pour ce qui est 

de I'avancee du 101, il semble qu'elle soit litteralement tenement 
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entree dans ies moeurs au Havre qu'une jeune eleve aurait ecrit 

dans une redaction: "ma mere est meurte" d)). II s'agit la d'un 

des seuls traits, peut-etre meme le seul, qui permet a un 

Havrais de dire qu'il y a un accent du Havre, puisque les traits 

phoniques en eux-memes ne suffisent pas: ils sont non 

seulement similaires a ceux de I'accent populaire parisien, mais 

ils ne permettent pas, sans doute pour cette raison, aux Havrais 

d'identifier I'accent passivement: il y a done un (et meme des) 

accent au Havre, mais il n'est pas ^ Havre. Get accent, proche 

de celui de Paris, a pu arriver au Havre par I'intermediaire des 

medias, notamment le cinema ou Ton se souvient de I'accent 

d'Arletty et d'autres grandes figures du cinema (Quai des 

Brumes a ete tourne au Havre, par exemple) qui ont pu 

constituer un modele. Bodo Muller (Muller, 1985) signalait 

egalement que "parmi les modalites de la dedialectisation, on a 

deja souligne importance des grandes voies de 

communication" en precisant "Paris-Le Havre, qui a diminue le 
(2) 

domaine du normand". 

(1) C o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e d e M r Hure l , p r o f e s s e u r d ' a n g l a i s a u C o l l e g e R e n e 

D e s c a r t e s d u qua r t i e r d e la M a r e R o u g e a u H a v r e 

(2) pp. 153-154 
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De meme, Raymond Mensire (Mensire, 1939) ecrivait que "la 

frequentation des ouvriers des villes, qui ont un argot tout 
(1) 

different, aide aussi a I'abatardissement du patois". Le Havre 

constitue done visiblement une zone interdialectaie, ou le 

normand etait encore tres present en 1903, si I'on se refere aux 

descriptions de I'abbe IVIaze (Maze, 1903). II a d'ailleurs laisse 

des traces, puisque nous avons vu qu'au Havre etaient utilises 

un grand nombre de termes du fond normand. C'est en realite 

sur le lexique qu'est en grande partie fondee la notion d'accent 

du Havre, non seulement dans les faits, mais aussi dans la 

perception des Havrais. 

II est possible que I'accent populaire parisien ait done ete 

adopte d'abord par les dockers, qui auraient constitue un 

modele pour une autre partie de la population. Autre hypothese, 

plus probable: il a ete adopte par toute une partie de la 

population, mais celle-ci I'a associe aux dockers, qui etaient 

pergus comme une veritable communaute. Tout cela n'est 

d'ailleurs pas sans evoquer ce qui s'est passe, selon Trudgill 

210 



(Trudgill, 1986), a Norwich ou des traits linguistiques de Londres 

se sont propages par Tintermediaire de "weak ties". On a sans 

doute affaire ici a un phenomene semblabie: I'accent popuiaire 

parisien a pu, en quelque sorte, descendre la Seine et, pour 

autant que nous puissions en juger, il semble qu'il existe un 

accent assez similaire a Rouen. 

Quoi qu'il en soit, I'accent du Havre n'est pas une reaiite en 

dehors du Havre proprement dit. Les sujets interroges 

original res d'autres villes ou regions en France n'ont pas ete a 

meme d'identifier I'accent et, qui plus est, n'ont pas I'impression 

qu'il existe un accent du Havre. Cela veut dire que ('accent du 

Havre est decidement un phenomene isole et local. II semble 

done que, d'un point de vue sociolinguistique, on puisse operer 

une distinction entre deux types d'accent: 

- I'accent qui constitue une reaiite objectivement mesurable 

(+ R.O.M.), que Ton peut definir phonetiquement en tant qu'il 

differe de la "norme" par certains de ses traits. Cependant, cela 

211 



ne siqnifie pas que cet accent sera necessairement reconnu et 

identifie par des auditeurs. Appelons-le; (+ R.O.M. - id.). 

- I'accent qui remplit les conditions ci-dessus, mais qui en plus 

est infaillibiement (ou presque) reconnu et identifie par des 

auditeurs (+ R.O.M. + id.). Pour cela, il faut bien sur que I'accent 

existe: le schema (- R.O.M. + id.) n'est sans doute pas possible. 

Done, cela veut dire qu'il y a sans doute une difference entre la 

"connaissance" d'un accent et la "reconnaissance" de celui-ci 

(distinction que Bourdieu a applique a la "langue legitime", mais 

il n'y a pas de raison pour qu'elle ne s'applique pas a n'importe 

quelle variete). De plus, il est clair, dans le cas de cette enquete 

effectuee au Havre, que la reconnaissance, et done 

I'identification, d'un accent semble meilleure chez un auditeur 

qui, soit appartient geographiquement a la zone de ('accent (un 

Havrais, done), soit est familiarise a ce dernier: pour ce qui est 

de ("accent du Havre, c'est meme une condition necessaire. Or, 

il convient id de distinguer I'approche "scientifique" de I'accent 

de ce que Ton pourrait appeler I'approche "populaire", car si Ton 

faisait ecouter a un sujet X des echantillons d'accents provenant 
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de toutes les regions de France, combien en identifierait-il ? 

Gageons qu'il reconnattrait les plus "marques", ou alors les plus 

"connus", ou encore ceux qui lui sont connus: par exemple, 

['accent alsacien, I'accent marseillais (et peut-etre appliquerait-il 

ce nom a n'importe quel accent, pourvu qu'il soit du "sud") ou 

I'accent breton (car notre sujet va en Bretagne tous les ans 

pendant les vacances; et d'ailleurs, peut-etre ne dirait-il pas "les 

Bretons ont un accent" mais "a Plouha, ou je vais tous les ans 

en vacances, ils ont un accent"). L'accent, parfois, se resume a 

une vision personnelle de ce que Ton entend. Souvent, il se 

resume aussi au stereotype: c'est le "putaing, cong" des 

Marseillais et le [de] du Havre, a cette difference pres que le 

premier est un trait identifie et etiquete sans doute partout en 

France mais pas le second. 

On aurait done, en resume, le schema suivant: 

1 (R.O.IVI.) ->(+R.O.IVI.-id.) 

2 - > (+ R.O.IVI. + id.) > localement 

3 - > partout 
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['accent du Havre sans [de] se situerait en 1, parce que ['accent 

se rapproche trap de I'accent populaire parisien. Mais si !'on 

ajoute [de], on passe en 2. On voit done que ce stereotype 

change beaucoup de choses. Est-ce suffisant, cependant, pour 

pouvoir parler "d'accent du Havre"? Nous pensons que c'est 

discutable car jamais raccent n'atteint le niveau 3, alors meme 

que certains Havrais s'imaginent que c'est le cas. L'accent du 

Havre, soi-disant reconnu ailleurs, est un mythe. C'est le 

premier que nous ayons decouvert, et nous I'appellerons 

MYTHE A. 

Maintenant, emettons une autre hypothese: si Ton demandait a 

notre sujet X de situer I'endroit en France ou se parle le frangais 

le plus "pur", peut-etre repondrait-il serieusement: "la region de 

Tours". Tout cela nous amene a ces mythes qui semblent etre 

lies aux accents et au fait que, pour ce qui est du Havre, ('accent 

est si curieusement associe aux dockers et a un environnement 

particulier: le port. 
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Meme s'il est sans doute vrai que les dockers ont souvent cet 

accent au Havre, cela ne veut pas dire pour autant que ce sont 

les seuls. II s'agit simplement d'un cliche, qui permet aux 

Havrais qui ont I'accent comme a ceux qui ne I'ont pas de creer 

une identite linguistique a une ville en mal d'identite tout court, et 

victime de sa mauvaise reputation aussi bien aupres des 

habitants que dans le reste de la France. Nous avons vu dans 

notre premiere partie, lorsque nous avons decrit les dockers en 

tant que reseau social, qu'il est possible d'expliquer pourquoi ce 

sont les dockers qui sont le plus volontiers associes a cet 

accent: ils torment une communaute soudee (ou I'accent a plus 

de chances de se perpetuer) et, dans la mesure ou ils sont 

pergus comme tel par le reste de la population, un quartier leur 

est associe (les Neiges et les quartiers portuaires, ce qui, 

jusqu'a recemment, n'etait pas tout a fait faux), ainsi qu'un 

accent: or, les dockers sont sans doute une communaute 

sociale, mais rien de linguistique ne differencie "leur accent du 

Havre" de 'Taccent du Havre des autres". Cela, c'est le 

MYTHE B. 
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En fin de compte, I'accent du Havre n'est en reaiite qu'un 

accent social, que certains Havrais imaginent etre 

geographique, ce qui constitue, d'une certaine fa?on, la 

demarche habituelle. Giles, a la suite de ses enquetes, etait 

arrive a la conclusion suivante (Giles, 1969): "It would seem that 
(1) 

the evidence suggests that regional accent is a social stigma". 

De meme, Sylvie Mougin (Mougin, 1991), en faisant reference 

au patois de Lorraine, ecrivait: 

"On s'apergoit que le patois est ainsi exhibe par certains 

comme la langue d'une societe rigoriste, traditionaliste ou le 

franpais represente en contrepoint la modernite et la 

degradation des rapports humains, et revendique par d'autres, 

de fagon implicite, pour sa verdeur et son expressivite comme la 

langue d'une societe naturelle et bonne enfant". (PP 97-98) 

Au Havre, s'est done produit un phenomene semblable; un 

accent social au depart est pergu aussi comme un accent 

(1) P 225 
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geographique, puisque certains Havrais parlent de "I'accent du 

Havre". Le social et le geographique sont devenus intimement 

lies, et on a id I'impression d'un besoin linguistique de "situer Le 

Havre sur la carte". Pour quelle raison ? Des les premiers mots 

de "I'Atlas du Havre et de sa Region" (1992) que nous avons 

utilise pour la description de la ville dans notre premiere partie, 

on peut lire: 

"Une enquete realisee en 1990 aupres d'un echantillon de 

Fran?ais montrait que dans I'ensemble la population n'avait pas 

d'image precise du Havre, la ville n'apparaissant pas comme 

I'une des plus grandes villes de France. Ville portuaire, ville 

industrielle, ville reconstruite, la pluralite des images vient 

perturber la perception des Frangais, dont on connait le peu 

d'engouement pour la geographie". (p.16) 

Que d'euphemismes ! Ce que nous avons entendu, de la 

bouche meme des Havrais, est d'un tout autre ordre, que ce soit 

en situation d'enquete ou hors enquete: "ville de beton", "ville 

grise", "monotonie" et meme "Sarcelles-sur-Mer". On salt aussi 
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que Le Havre est regulierement classee "derniere ville de 

France ou il fait bon vivre" par des magazines bien intentionnes. 

A force de se I'entendre dire, les Havrais ont peut-etre eprouve 

un besoin inconscient de se dire qu'ils existaient, d'autant plus 

que la mauvaise image dont souffre Le Havre de I'apres-guerre 

est inversement proportionnelle a celle que certains Havrais (les 

plus ages, mais aussi les jeunes) ont de la ville d'avant les 

bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. Le Havre de 

I'epoque, celui que Ton voit en noir et blanc dans les nombreux 

ouvrages qui lui sont consacres, est une station balneaire tres 

frequentee: c'est aussi la ville de la Compagnie Generate 

Transatlantique (une legende qui survecut a la guerre, mais qui 

s'estompa: on se souvient du chagrin, et le mot n'est pas trop 

fort, des Havrais lorsqu'il perdirent le paquebot France dans les 

annees 70), des senteurs de cafe, d'epices et de bois rares, du 

coton, des troquets animes, bref de I'incitation au voyage. Le 

sentiment que Ton peut avoir en regardant le film "Table Rase", 

qui evoque Le Havre d'avant, pendant et apres les 

bombardements, c'est que les Havrais eprouvent, pour certains, 

un sentiment d'injustice et d'amertume. II serait delicat de faire 
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ici une psychologie de la foule, mais Timpression dominante, a 

Tissue de ce travail, est que I'identite que Le Havre se cherche 

participe de tout cela, de ce passe: le port, la mer et done, les 

dockers. Le Havre est un port, et c'est, entre autres choses, 

comme cela qu'il est pergu. Ce n'est d'ailleurs pas tout a fait 

errone: en 1991, on denombrait au Havre 9700 emplois directs 

portuaires, et cette image du Havre en tant que port appartient 

done bien entendu aussi au present. 

Ainsi, a defaut d'avoir une image qui leur soit propre, les Havrais 

ont, pour certains, vehicule sans en etre conscients un mythe de 

'Taccent du Havre", qui serait peut-etre ne justement de ce 

besoin d'identite. On voit ainsi que le MYTHE A et le MYTHE B 

sont lies, et que le MYTHE A englobe le MYTHE B. Ce qui est 

interessant, c'est que ces mythes ne sont pas totalement 

detaches de la realite: on peut se demander si dans tout mythe 

linguistique il n'y a pas au moins une part de verite, de realite, 

en ce sens ou il faut qu'un mythe soit credible pour etre 

vehicule. Ainsi, dans le cas du MYTHE A, il ne semble pas 

possible qu'un accent soit totalement mythique et imaginaire: 
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nous avons vu que I'accent du Havre etait identifie, ne serait-ce 

que localement. Pour ce qui concerne le MYTHE B, le fait que 

I'accent est souvent associe aux dockers alors meme que rien 

ne les differencie linguistiquement du reste de la population 

n'est pas le fruit du hasard; c'est credible parce que les dockers 

sont socialement un groupe tres marque a defaut d'etre 

completement a part. 

Tous ces mythes se situent, dans une certaine mesure, sur le 

meme plan que les jugements et attitudes face aux accents: ils 

sont sans doute le fruit de choses entendues, de I'habitus, de 

I'acquis. II est une experience qu'il serait interessant (mais 

difficile, sinon impossible de nos jours) de faire: confronter un 

sujet X a un accent deprecie socialement mais qu'il n'aurait 

jamais entendu de sa vie et lui demander ce qu'il en pense. 

Cela permettrait peut-etre de demontrer qu'aucun accent n'est 

vulgaire ou laid en soi, et qu'aucune image ne peut lui etre a 

priori associee, en dehors de tout contexte social. 
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Etudier tout cela, tous ces mythes linguistiques, ces attitudes et 

jugements, ces images liees a I'accent, savoir d'ou elles 

viennent et pourquoi, tout cela est bien plus que passionnant: 

c'est, pourquoi pas, une tentative de reconciliation de deux 

soeurs ennemies, un premier pas vers une "sociolinguistique 

cognitive"? 
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p i u kt 6 0 /yul :>& bcu l e . 
p o t a L b ^ & . K b i ^ b y c E ^ d c m Y ^ ^ ^ q ^ i : ^ 

( n o pa . I n s 3 pcu 
c H Se |(3E, p u p i 4 p 
MH I tDO pa_ a -ko t ^ l$z( , , u L _ l 

G A & . n o . ^ Z.3 p c u o L k o i ^ d L L k e Co+t^ l i /y^c i . 
A o u l e p ± 5 k ^ j d ^ o ^ k o + l ^ d e . 
oLkA^ l e \ \ p I r b k w cLCR^ \ e k^n 

^ G P<%sk y n ^wdc. Ulpe. U ^ U l o a k a C-be, 
ek iR i e ^ k - ^ r b v L ^ S i j i e k o m 
b y q \ 

MH W<S 1 r \ _ \ 
c c&pv^a s e C e n n i & s & d v i & d e 

6 v \ & A e k ^ v o L ^ o k o f l a ^ k h v b y \Aj(32. 
()) ag-pRL s e h n i 3 ; ^ v i & p y eL 
^ e . be k o v & ^ i o :Z)<̂  ^ l a b i l e pcLbe 
k & z e b e pcu \e. /na^m i e pbi pJt< 
k<^ 3au t c g A o , 

CH nCL 



(r 0 in yZL po-Hd" n kkclLVcEj 

cL \^/a^lcL _ . 

( m \ ^cLV py k\A^3^ r e j ^ i3Li fnc l , i zcL n o 
(3 \Ajc&lc%i 

riki \ut_ be_ set I _ , , , 
6 e s u i kcL b E K O ^ t : pui^ 5(3. d y p i ^o t -b l&m 

fn\JU& & d- lo t - (^ t y pojb ky iA p& 1^534-n 
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