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RESUME

Malgre la persecution des langues et dialectes regionaux en France, il existe
toujours it l'heure actuelle un vocabulaire regional utilise en supplement du
franc,:ais. Cet article etudie Ie maintien du vocabulaire regional dans la region
de Brianc,:on (Hautes-Alpes) selon les criteres de l'age et du sexe des informa-
teurs, de l'origine geographique des parents et it travers la transmission entre
les generations d'une meme famille. Pour ce faire, 27 informateurs, dont 12
sont groupes en cinq families differentes, ont repondu it un questionnaire pour
indiquer leur connaissance de 247 regionalismes. Les resultats montrent une
disparition acceleree du vocabulaire regional avec une forte perte it la suite
de la Seconde Guerre mondiale. Cette perte est due it l'ouverture de l'eco-
nomie locale vers un marche national lie au climatisme et au tourisme. Cette
tendance est raffinee dans l'etude des families qui souligne l'importance de
l'origine geographique des parents dans la transmission des regionalismes.

ABSTRACT

Despite the persecution of regional languages and dialects in France, there
still exists today a regional vocabulary used in addition to French. This arti-
cle studies the maintenance of regional vocabulary in the region of Brianc,:on
(Hautes-Alpes) according to the age and gender of informants, to the geo-
graphical origin of the parents, and through the transmission between genera-
tions within families. To achieve this goal, 27 informants, including 12 from
five different families, answered a questionnaire regarding their knowledge of
247 regional words. Results show a faster loss of regional vocabulary follow-
ing World War II. This loss is due to the opening of the local economy toward
a national market linked with the treatment of respiratory diseases and the de-
velopment of tourism. This tendency is refined through the study of families,
which underlines the importance of the geographical origin of parents in the
transmission of regional vocabulary.
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1. INTRODUCTION: LA SITUATION DES LANGUES REGIONALES EN FRANCE

La langue fran<;aise a essaye de s'imposer en France depuis de nombreux siecles
au detriment des langues et dialectes regionaux. Durant la Revolution Fran<;aise,
ces langues et dialectes etaient per<;us comme une menace a I'unite du pays et a
l' egalite des citoyens. En consequence, Ie gouvernement revolutionnaire a adopte
des mesures pour I'eradication pure et simple de ces dialectes. Cette politi que est
restee en place jusque dans les annees 50. En effet, en 1951, apres de nombreuses
tentatives infructueuses, la loi Deixonne a ete votee, loi qui autorise I' enseigne-
ment des langues et des cultures regionales dans les regions dans lesquelles elles
sont utilisees. Selon Le DO (1999:29), cette loi, comme les propositions de loi la
precedant, etait destinee « a respecter la personnalite des enfants » et non a « sauver
ces langues ».

Vne periode de renaissance culturelle et linguistique pour les langues minori-
taires a commence dans les annees 1970 et 1980. Selon Vassberg (1999:55), cette
peri ode de «gradual (but still diffident) acceptance of the linguistic and cultural
diversity of France by the French State coincided with a trend away from centrali-
zed and uniformizing policies ». Mais les vieilles habitudes sont dures a perdre. En
effet, en 1992, la Charte sur les langues regionales et minoritaires par Ie parlement
europeen a ete soutenue par la plupart des pays de la CEE, a l'exception de deux
pays qui ont refuse de la ratifier: «parmi les irreductibles opposants (... ) figurent
au premier chef la France et la Grece» (Breton 1999:93). Cette meme annee, la
France a ajoute « the inscription of French as the official language of the republic
in our constitution» (Blanchet 1999:74, emphase dans l' original), montrant ainsi
que Ie gouvernement fran<;ais n'etait pas encore pret a abandonner ses tendances
uniformisantes et a prendre part a une politique linguistique pluraliste.

Apres des siecles de persecution, on peut en fait etre surpris que les langues
et les dialectes regionaux aient resiste pendant si longtemps. Blanchet, Breton et
Shiffman (1999) revelent que la plupart de ces varietes regionales avaient une
bonne vitalite jusqu' a la Premiere Guerre mondiale, voire meme la Seconde Guerre
mondiale. Walter (1988: 16) explique Ie role primordial de la Premiere Guerre mon-
diale sur la diffusion du fran<;ais et done, sur l' elimination des varietes regionales.
Elle explique que, a la suite des lourdes pertes humaines, les compagnies, ba-
taillons, divisions, etc. ont ete reorganises sans tenir compte de I' origine geogra-
phique des soldats. Ne pouvant done plus parler leur langue ou dialecte regional,
ces soldats sont passes au fran<;ais sur Ie champ de bataille. A leur retour chez eux
a la fin de la guerre, leur emploi du fran<;ais a continue, plutot que de ne reprendre
I'usage de la variete regionale qu'ils parlaient. Decrivant la situation en Bretagne,
Le DO(1999:30) explique qu' apres la Seconde Guerre mondiale, pendant la recons-
truction et au moment ou la loi Deixonne reconnait les langues regionales, « les
parents, comme d'un commun accord, cesserent en quelques annees de transmettre
leur langue ancestrale aux enfants ».

Btant donne cette longue histoire conflictuelle entre la domination du fran<;ais
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standard et la resistance des langues regionales sur I' ensemble du territoire fran<;ais,
cet article se propose d' etudier ce qui reste de l'heritage linguistique dans la region
de Brian<;on au debut du 21e siecle et sa transmission dans les families. Comme il
va I' etre decrit dans Ia section 2 ci-dessous, la situation geographique de Brian<;on
I' a isole pendant tres longtemps des regions avoisinantes, limitant donc les contacts
possibles entre les populations locales et celles de ces regions. Cette isolation s' est
poursuivie jusqu'au milieu du 20e siecle, epoque qui a vu Ie developpement d'une
nouvelle economie dans la region. Ce changement a entralne des migrations de
populations venant d' autres regions de France, voire du monde. Dyer (2002: 100)
decrit la ville de Corby en AngletelTe comme « an ideal location to investigate
dialect contact» a cause du fait que cette petite ville a vecu en autarcie pendant de
nombreuses annees, jusqu' a]' ouverture d'une usine d' acier qui a fait venir une tres
large population d'Ecossais. Brian<;on se trouve dans la meme situation puisque,
jusqu' a la Seconde Guerre mondiale, Ie contact avec d' autres varietes de fran<;ais
est reste limite, faisant ainsi de cette region un excellent terrain de recherche sur
I'attrition dialectale et I'imposition d'une norme exterieure. En consequence, une
analyse quantitative de la situation linguistique a Brian<;on aujourd'hui va permettre
d'evaluer Ie degre d'attrition ou de preservation de traits dialectaux, en particulier
celui du vocabulaire regional.

Apres une breve description de la geographie de la region de Brian<;on, son his-
toire ainsi que de sa situation sociale et linguistique, commencera l' analyse de la
transmission du vocabulaire regional. Pour cela, les facteurs de I' age et du sexe des
informateurs et I'origine des parents seront analyses pour etudier I'influence posi-
tive ou negative de chaque facteur sur la connaissance des regionalismes. Pour finir,
cinq families particulieres seront decrites pour etudier la transmission a l'interieur
d'une meme famille.

2. SITUATION GEOGRAPHlQUE ET H1STORIQUE DE BRIANC;:ON

Brian<;on est la sous-prefecture du departement des Hautes-Alpes, dans Ie sud-est
de la France. Les Hautes-Alpes se situent a la pointe nord de la region administra-
tive Provence-Alpes-Cote d' AZULLa limite nord des Hautes-Alpes coi"ncide avec
la frontiere linguistique entre la zone dialectale d' oc et la region franco-proven<;ale.
Brian<;on etant dans la region nord des Hautes-Alpes, elle se trouve donc a la fron-
tiere entre ces deux zones dialectales, ou plutot au milieu du continuum linguis-
tique.

Bien qu'elle soit la deuxieme plus grande ville du departement, on peut decrire
Brian<;on comme une petite ville puisqu'elle ne compte que 10737 habitants selon
Ie recensement de 1999 (www.insee.fr). Ce qui est plus remarquable a propos
de Brian<;on est sa situation geographique. Brian<;on se vante d'etre la plus haute
ville d'Europe a une altitude de 1326 metres (4350 pieds) et de campter 300 jaurs
de soleil par an. Ceci en fait un lieu privilegie pour Ie tourisme d'hiver comme d' ete
mais aussi pour Ie climatisme grace a son air pur et sec. A une telle altitude, il est
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clair que la ville est entounSe de montagnes. En fait, il n'y a que quatre routes me-
nant a Brianc;on et trois d' entre elles contiennent un co!. Le plus bas de ces cols est
Ie col de Montgenevre avec une altitude de 1854 metres (6083 pieds). II conduit
en Italie. Le col du Lautaret, vers Grenoble, a une altitude de 2006 metres (6581
pieds) et est cense etre ouvert a la circulation toute I' annee. II faut cependant dire
que les conditions routieres peuvent devenir dangereuses en hiver lors des nom-
breuses tempetes de neige et tourmentes. Enfin, Ie colle plus haut, Ie col d'Izoard,
a une altitude de 2 361 metres (7 746 pieds) et n'est ouvert que pendant I' ete, princi-
paIement pour Ie tourisme et Ie Tour de France. La quatrieme route, celle allant vers
Ie sud, suit la riviere (la Durance). Elle est cependant tout aussi sinueuse que celles
menant a un col, en partie a cause d'une barre rocheuse bloquant la vallee a une
dizaine de kilometres de Brianc;on. Cette geographie entourant Brianc;on explique
pourquoi cette region est restee isolee pendant de tongues decennies.

L'isolation geographique de la region a sans aucun doute eu une influence
sur son histoire. Je ne vais decrire I'histoire du Brianc;onnais que brievement et
je renvoie Ie lecteur a Routier (1997) pour une description tres complete. Les pre-
miers habitants se sont installes dans la region de Brianc;on aux alentours du ge
siec1e avant I.e., bien plus tard que dans la plupart des autres regions de la France
(Mannent et Mannent 1994:60). Ces habitants etaient d' origine ligurienne, comme
on Ie voit dans la toponymie locale: Ie nom du village de Nevache, a une dizaine
de kilometres de Brianc;on, etait a l'origine Annevasca ou Annavasca (signifiant
'vallee enneigee' selon Bessat et Germi 2001). Ce nom contient Ie suffixe -asca
typique des toponymes liguriens (Faure 1998 ; Bessat et Germi 200 1). A cause de
sa situation sur une voie de passage, la via Domitia, entre Ie nord de I'Italie et Ie sud
de la France (Roman 1884:xix), un village a ete etabli durant I'ere romaine par les
Brigani (ou Briciani), d' OU Ie nom de Brianc;on (Routier 1997). Cependant, cette re-
gion ne sera rattachee a I' empire romain qu' en 13 avant I.e. (Mannent et Mannent
1994 ; Routier 1997). Bien que de nombreuses personnes aient emprunte la via Do-
mitia et soient pas sees par Brianc;on, peu se sont arretees suffisamment longtemps
pour s'installer. La situation de Brianc;on comme lieu de passage a donc limite Ie
contact prolonge avec d' autres groupes. Au Moyen Age, la region de Brianc;on a
ete une principaute independante avec des privileges financiers et politiques parti-
culiers (Roman 1884). Jusqu' a la Revolution franc;aise, qui a etabli les divisions ad-
ministratives en departements encore utili sees aujourd'hui, la region brianc;onnaise
etait consideree comme une republique independante, la Republique des Escartons.
L'isolation de cette region se retrouve aussi dans Ie fait que Ie chemin de fer, qui
n'est arrive a Brianc;on qu'en 1884 (Siestrunck 2001), ne va pas plus loin. L'idee
d'etre loin de tout, d'etre au bout du monde est profondement ancree dans la men-
talite des habitants. En fait, un des mots « a la mode» des quinze dernieres annees
parmi la population locale, surtout avec la construction de I' autoroute entre Sisteron
et Grenoble, est Ie mot «desenclavement », refletant cette perception d'isolation et
de recu!.
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3. ENTRE PATOIS ET LANGUE STANDARD: LE FRAN<;:AIS REGIONAL

Comme ill'a ete decrit dans la premiere partie, la France a une longue tradition bien
vivante vers I'imposition d'une seule langue et vers I'uniformisation, entralnant
avec elle la perte des formes non-standard. De nombreuses forces s'unissent pour
arriver a cette fin. Ie ne vais ici en mentionner que trois et je renvoie Ie lecteur a
Battye, Hintze et Rowlett (2000) pour une description plus complete. Tout d' abord,
I'influence de l' education obligatoire (qui a ete etablie dans les annees 1880) ne
peut etre ignoree puisqu' elle a oblige la plupart des instituteurs et professeurs a aller
a Paris pour recevoir leur formation a I'Ecole Normale. Ceci les a mis en contact
avec d' autres varietes de franc;ais et a surtout renforce dans leur esprit la superiorite
du franc;ais standard et donc I'inferiorite des langues et franc;ais regionaux. A cette
influence, il faut aussi ajouter Ie developpement des moyens de communication
(y compris Ie chemin de fer) et des medias. En effet, les medias ont eux aussi
joue un role important dans la promotion des attitudes negatives contre les langues
regionales: « the national media (that is to say Parisian ones) always diminish the
importance of regional linguistic and cultural specificities or present them as quaint
vestiges of a dead past» (Blanchet 1999:75).

Pour definir l' expression franc;ais regional, il est important de souligner la dif-
ference entre franc;ais regional et langue regionale. Plusieurs langues regionales
existent en France: ce sont des varietes differentes du franc;ais et sans comprehen-
sion mutuelle telles que Ie provenc;al, Ie basque, ou l' alsacien par exemple. Par op-
position, Ie franc;ais regional est defini comme les variations de la langue franc;aise
selon les regions. Boillot (1929) explique que Ie franc;ais regional est Ie franc;ais tel
qu'il est parle dans les regions du territoire franc;ais, et par extension, du monde
francophone.

La langue regionale utilisee dans la region de Brianc;on est Ie provenc;al al-
pin. Le patois a cependant presque totalement disparu dans la region. L'utilisation
du terme patois n'a pas pour but de refleter les connotations negatives qui lui sont
souvent associees. J'utilise ici Ie mot patois dans la Iignee de Blanchet (2003:9)
« patois est Ie terme Ie plus usite par les locuteurs de ces zones [alpines] et en gene-
ral associe a une localisation geographique etroite. » Cette disparition de la langue
regionale semble avoir commence plus tot dans Ie Brianc;onnais que dans d'autres
regions de France (telles que la Bretagne comme Le DG [1999] l'a decrit). Des te-
moignages de sa vitalite au debut du 20e siecle existent. Par exemple, Carles, nee
en 1900, indique que son pere ne parlait que patois (Carles 1977: 14). Ceci indique-
rait que la transmission du patois par les parents aux enfants s'effectuait encore au
debut du 20e siecle. II semble que l' effet de la Premiere Guerre mondiale ait ete de-
vastateur. Dans mon corpus, les informateurs les plus ages sont nes dans les annees
1920 et 1930 et n' ont pas appris Ie patois de leurs parents. En fait, seule I'informa-
trice la plus agee (82 ans) dit parler patois. Seuls les informateurs de plus de 50 ans
disent com prendre Ie patois, et encore de fac;on imparfaite. La plupart des infor-
mateurs les plus ages ont explique que leurs parents ne parlaient patois qu' avec les
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gens de leur age ou les plus vieux, mais pas avec leurs enfants. L' explication de ce
choix, selon mes informateurs, est melee d'histoires ou leurs parents ont ete punis
ou humilies it I' ecole pour leur choix de langue. Ceci souligne Ie role primordial de
I'education obligatoire et des instituteurs dans la diffusion du fran~ais en France et
dans la persecution des dialectes et langues regionales. Ce sont les memes histoires
que l' on retrouve dans les endroits ou deux langues sont en situation de diglossie
ou une langue est consideree comme inferieure et done, it eliminer : voir Carles
(1977) pour les Hautes-Alpes; Pradelles de Latour (1986) pour Ie Bassin Houiller
Lorrain ; Auzanneau (1999) pour Ie Poitou ; Walter (1999: 16), et Bulot et Courard
(2001) pour Ie Pays de Caux parmi d'autres. Banskton et Henry (1998:16) rap-
portent Ie meme type de «ridicule and punishment» quand les enfants cadiens
en Louisiane etaient confrontes it des professeurs anglophones et ajoutent que les
Cadiens ages « universally mention these episodes as the reasons for which they
attempted to conceal their ethnicity and did not transmit their ancestral languages
and customs to their children ». Dans cette situation, la variete locale est per~ue
par les locuteurs comme une entrave it I' education et it l' avancement social. Au-
zanneau (1999: 121) souligne que dans I' esprit des Poitevins, « la connaissance de
l' idiome local serait (... ) une cause de l' echec scolaire et un obstacle it la promotion
sociale. Mais les parents reconnaissent encore qu' ils ne souhaitent pas que leurs en-
fants utilisent I'idiome local du fait de I'inutilite de cet usage dans la vie moderne
et surtout de son caractere declassant socialement ». Dans la region de Brian~on,
cette attitude negative semble meme s'etre etendue, dans une certaine mesure, aux
mots regionaux. En effet, une de mes informatrices, agee de 60 ans, alors que je
lui demandais pourquoi elle n'utilisait que tres peu des mots qu'elle connaissait,
m'a explique que« Si je les avais utilises, je me serais fait [sic] reprendre par mes
parents ... parce que ~a fait pas partie du fran~ais ».

Comme il l' a ete decrit plus haut, it la Suite du renouveau de I'interet pour les
langues regionales des annees 1970 et 1980, un changement d'attitude a emerge. Le
cas du proven~al illustre bien ce changement. En effet, Blanchet (1999:72) avance
que « the situation of Proven~al is generally better today than it was 30 or 50 years
ago. (... ) The social perception and public practice of Proven~al has improved ».
Cette nouvelle attitude positive couplee d'un certain interet enthousiaste envers les
langues regionales ne semble pas avoir atteint la region brian~onnaise. Sa localisa-
tion geographique, it I'extreme nord de la Provence, la rend peripherique par rap-
port aux centres culturels tels qu' Aix-en-Provence et Marseille et peut expliquer
I'inftuence Iimitee des mouvement de revitalisation. Dans les dernieres annees, une
station de radio (Alpes I, basee it Gap) a commence it emettre une emission en pa-
tois. En outre, certains groupes ayant pour but de rassembler des personnes parlant
patois pour lutter contre sa disparition ont emerge dans plusieurs endroits, y com-
pris certains villages environnant Brian~on. A la question sur leur participation it
ces groupes, mes informateurs les plus patoisants ont repondu que ~a ne les interes-
sait pas et qu'ils avaient mieux it faire. Ceci souligne qu'en depit d'ameliorations
encourageantes sur la reconnaissance des langues et dialectes regionaux, une image
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negative demeure associee avec I'utilisation du patois dans la region de Brian~on.
Cette attitude se retrouve aussi dans d' autres region de France, comme I' ont montre
Blanchet et al. (1999).

Malgre la disparition du patois, on ne peut pas evidemment dire que tout Ie
monde parle fran~ais standard: des mots sont restes et ont ete empruntes en fran-
~ais. Ce sont les regionalismes ou marques lexicales du fran~ais regional. Selon
Germi et Lucci (1987: 18), ces regionalismes « remplissent la plupart du temps une
fonction linguistique non negligeable, lorsque par exemple la norme nationale ne
possede pas d'equivalent ». lis ajoutent qu' « il s'agit bien sou vent de termes tres
fortement connotes qui ont ete acquis dans des situations bien particulieres (dans
I' entourage familial et etroitement local, generalement) et qui sont entoures d'un
halo affectif intraduisible» (Germi et Lucci 1987: 18). L'inclusion de ces regiona-
lismes en fran~ais est un des elements qui definit Ie fran~ais regional.

De nombreuses etudes ont ete publiees sur la prononciation du fran~ais dans
Ie sud de la France en general. Je ne citerai que Chaurand (1972), Walter (1982), et
Carton et al. (1983). On trouve par contre peu de choses sur Ie Brian~onnais, proba-
blement a cause de J'emplacement recule de cette region. Quelques etudes existent
sur Ie proven~al alpin, telles que Pons (1982) et Garnier (2003) mais ces etudes
couvrent sou vent une zone plus vaste. 11existe aussi deux etudes sur Ie vocabulaire
des Hautes-Alpes : une sur Gap, la prefecture, par Germi et Lucci (1987) et une sur
Ie Champsaur, une vallee dans Ie sud du departement, par Germi (1996). Ces deux
endroits se trouvent a une centaine de kilometres de Brian~on. Ces deux ouvrages
mettent davantage l'accent sur la liste des mots et leur etymologie, plutot que sur
leur usage et leur transmission. Seul Ie livre sur Gap donne une idee de frequence
grace a J'utilisation d'un questionnaire.

4. METHODOLOGIE

4.1. Questionnaire

Dans Ie but d'etudier la frequence des mots regionaux dans Ie Brian~onnais, un
questionnaire base sur Germi et Lucci (1987) et Germi (1996) a ete etabli. Seuls
les mots consideres comme courants ou frequents dans ces deux ouvrages n'ont ete
gardes. En outre, les mots lies a I' agriculture ont ete exclus a cause du changement
economique qui a vu diminuer les revenus agricoles au profit du secteur tertiaire et
d'une economie de services, surtout lies au tourisme et au climatisme. En effet, se-
Ion I'INSEE (www.insee.fr). en 1999, il n'y avait aucun agriculteur a Brian~on
alors qu' il y en avait 8 en 1990 et 24 en 1982. Ces chiffres ne tiennent pas compte
des villages environnants qui ont certainement encore des agriculteurs, mais re-
f1etent cependant une tendance a la baisse du secteur primaire dans cette region. A
cette liste, j' ai ajoute les mots que j' ai entendus en grandissant dans la region. Cette
methode utilisant les mots entendus pendant l'enfance et ceux proven ant d'autres
auteurs est celie qui est utilisee par Germi et Lucci (1987) et Germi (1996).

Le questionnaire ainsi etabli contient 247 mots et est organise de la fa~on sui-
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vante : la premiere colonne presente Ie mot isole et la deuxieme colonne donne ce
meme mot dans une phrase qui se veut aussi neutre que possible pour diminuer la
tendance a deviner. La signification des mots dans les exemples est donnee entre
crochets pour Ie lecteur.
(]) androne ils l'ont trouve dans une androne [melle]

brailles j'ai achete des brailles [panta]ons]
tupina apporte la tupina [sorte de fromage]

Ainsi, dans la phrase utilisant Ie mot androne, Ie contexte est insuffisant pour sa-
voir si une androne est un placard, un tiroir, une voiture, une cave, ou une ruelle.
La troisieme colonne demande si les informateurs ont entendu ce mot, la quatrieme
colonne s'ils I'utilisent et la cinquieme colonne demande sa signification. Les re-
sultats de la presente etude sont bases principalement sur les reponses a la derniere
colonne, c' est-A-dire si les mots et leur sens sont connus. Seule la derniere section
de cet article analysera la difference entre la connaissance et I'utilisation.

4.2. Informateurs et familIes

Les resultats sont bases sur 27 informateurs. Les donnees ont ete recueillies lors
de plusieurs visites dans la region entre septembre 2003 et mai 2005. Tous les
informateurs sont nes et ont grandi dans la region de Brianc;on a I'exception d'une
informatrice nee ailleurs mais qui est arrivee a Brianc;on a I' age de 6 mois. Les
informateurs ont ete recrutes selon Ie principe de I'ami d'un ami. En effet, I'auteur
connalt quelques personnes dans cette ville, qui ont constitue un premier niveau
d'informateurs. Ces personnes ont ensuite recommande des candidats, qui ont eux
aussi suggere d'autres personnes. Les informateurs de moins de 20 ans ont ete
recrutes lors de visite dans certaines classes d' anglais du Iycee de Brianc;on.

TABLEAU 1
Repartition des informateurs selon les groupes d'iige

-20 20-40 4]-60 60+

M6 (] 6) M3 (26) M2 (57) M] (68)
M7 (17) M4 (20) MIO (45) M5 (66)
M8 (16) M]] (38) F4 (43) M9 (7] )
FlO (16) F5 (38) F6 (43) F] (63)
F]2 (18) F]3 (25) F8 (53) F2 (66)

F]] (60) F7 (68)
F]5 (60) F9 (77)

F]4 (76)
F]6 (82)
F]7 (66)

Comme on peut Ie voir dans Ie tableau 1, les informateurs ont ete regroupes se-
Ion quatre groupes d'ages : moins de 20 ans (3 hommes, 2 femmes), 20-40 ans
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(3 hommes, 2 femmes), 41-60 ans (2 hommes, 5 femmes), plus de 60 ans (3 hommes,
7 femmes). Le premier groupe est constitue de Iyceens. Le dernier groupe est com-
pose de retraites. La division du groupe intermediaire reflete la difference entre les
generations dans une meme famille : comme on Ie verra plus en details plus tard,
M2 est Ie pere de M3 et F4 est la mere de M4.

Le faible nombre d' informateurs parmi les deux premiers groupes d' age reflete
la migration recente (Siestrunck 2001) qui rend plus difficile Ie recrutement des
informateurs repondant aux criteres de selection: etre ne a Brianc;on d' au moins un
parent brianc;onnais. Cette rarefaction de Brianc;onnais de souche s' est manifestee
lors de mes visites au Iycee de Brianc;on pour recruter des volontaires. Durant ces
visites, j' ai ete en contact avec 106 lyceens, mais seulement 14 d' entre eux avaient
les criteres requis.

Afin d'etudier la transmission a I'interieur d'une meme famille, plusieurs fa-
milies vont aussi etre analysees (2).

(2) Famille I =
Famille 2 =
Famille 3 =
Famille4 =
Famille 5 =

M2 (57) pere et M3 (26) fils
F4 (43) mere et M4 (20) fils
F7 (68) mere, F5 (38) et F6 (43) filles et MIO (45) fils
F9 (77) mere, F8 (53) fille
F16 (82) mere F15 (60) fille

11a malheureusement ete impossible d' obtenir trois generations a I'interieur de 1a
meme famille.

5. RESULTATS

5.1. Age et sexe

Les resultats generaux montrent que 58% des mots du questionnaire sont incon-
nus, et donc que 42% sont connus. Le logiciel de statistiques Goldvarb a ete utilise
pour voir si certains facteurs sociaux etaient significatifs dans la connaissance du
vocabu1aire regional. Pour les poids presentes dans les tableaux 2 et 31, un poids in-
ferieur a 0,5 indique que ce facteur defavorise la retention et, donc, favorise la perte
du vocabulaire alors qu'un poids superieur a 0,5 indique que Ie facteur favorise la
retention. Les poids superieurs a 0,5 sont en gras dans les tableaux. Le tableau 2
presente les resultats selon I' age et Ie sexe ensemble car il y a une interaction entre
ces deux facteurs selon Goldvarb.

Le tableau 2 montre la meme tendance pour les deux sexes a travers les ages:
les plus jeunes, c' est-a-dire les moins de 40 ans ont tendance a ne pas connaitre les
mots du questionnaire et a perdre Ie vocabulaire regional (avec un poids inferieur
a 0,5) alors que les plus de 40 ans ont tendance a Ie maintenir. Cette tendance est
aussi visible dans la figure 1 qui represente Ie pourcentage de mots connus selon
I' age et Ie sexe.

INote pour les tableaux 2 et 3 : Input 0,410, Total X2 = 21,4097, x2/cell = 1,1894, Log
likelihood = -4234,473
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TABLEAU 2
Influence de l'age et du sexe

Poids Nombre connu/total

Femmes:
60+ 0,617 967/1729 (7 informateurs)
41-60 0,567 577/1235 (5 informateurs)
20-40 0,413 135/494 (2 informateurs)
-20 0,240 104/494 (2 informateurs)

Hommes:
60+ 0,643 383/741 (3 informateurs)
41-60 0,558 218/494 (2 informateurs)
20-40 0,422 209/741 (3 informateurs)
-20 0,271 194/741 (3 informateurs)

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

~Femmes
-*-Hommes

-20 20-40 40-60 60+

FIGURE 1
Resultats (en %) selon I'age et Ie sexe

La figure 1 montre une courbe en S, caracteristique d'un changement en cours
(Chambers 2002) avec une forte inclinaison (d'environ 20%) entre Ie groupe age
de 41 a 60 ans et Ie groupe entre 20 et 40 ans. Vne premiere question s'impose :
pourquoi existe-il une telle difference entre ces deux groupes?

Les informateurs du deuxieme groupe (20-40 ans) sont nes dans les annees
1960 et 1970 alors que ceux du troisieme groupe (41-60 ans) sont nes entre la
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fin de la Seconde Guerre mondiale et Ie debut des annees 1960. Comme il I' a ete
explique plus haut, Le DO (1999) indique qu'en Bretagne, les parents ont cesse de
transmettre Ie breton a leurs enfants dans les annees qui ont suivi la Seconde Guerre
mondiale. Puisque Ie patois brian<;;onnais n'etait deja plus transmis aux enfants a
cette epoque (on a vu Ie role decisif de la Premiere Guerre mondiale), I'effet de la
Seconde Guerre mondiale semble avoir ete ressenti sur la transmission du vocabu-
laire regional, de ce qui restait du patois quand celui-ci a disparu. L' effet nivellateur
de la Seconde Guerre mondiaIe s'explique ala fois par la guerre elle-meme, mais
aussi par Ie developpement d'une nouvelle economie. La guerre a mis les locuteurs
locaux en contact avec des locuteurs d' autres regions de France. Des Ie debut de
la guerre, la geographie montagneuse et isolee de la region ainsi que sa proximite
avec I'Italie ont attire un certain nombre de Resistants qui fuyaient I' occupation
allemande ou Ie regime de Vichy. Pour contrer cette resistance, des officiers fran-
<;;aiscollaborateurs, souvent accompagnes de soldats ou d' officiers allemands, pa-
trouillaient souvent la region et questionnaient la population locale dans I'espoir de
capturer ces Resistants. Carles (1977:258ff) raconte de telles confrontations entre
les officiers et les villageois. De nombreux villages ont ete bombardes et detruits
pendant la guerre, des 1943, ou au moment de Ia liberation (Routier 1997:530ff).
A la suite de ces destructions, Ia reconstruction a pris place, ce qui a fait venir dans
Ie Brian<;;onnais de Ia main d'ceuvre d'autres regions de France. Avec la recons-
truction des infrastructures (routes, ponts, chemin de fer), une nouvelle economie
s'est profilee au debut des annees 1960, et avec elle, davantage de contacts avec des
locuteurs d' autres regions.

L' economie brian<;;onnaisea ete marquee pendant cette peri ode d 'un fort declin
de I' agriculture en faveur du secteur tertiaire. Grace a son air pur et a son climat
sec et ensoleille, Brian<;;ona attire de nombreuses personnes souffrant d'une va-
riete de maladies respiratoires. Le climatisme en Brian<;;onnais venait de prendre
son essor. Apres la guerre, de plus en plus de cliniques specialisees dans Ie trai-
tement des maladies respiratoires et pulmonaires ont ouvert leurs partes, attirant
des patients des quatre coins de la France et de tous Ies ages, y compris Ies en-
fants, places en maisons d' enfants. Au debut, Ies patients occupant pres de 1500
lits etaient surtout atteints de tubercuIose. Les traitements se sont vite diversifies
et etendus pour atteindre une capacite d' environ 2200 lits pour Ie traitement de
I'asthme et d'autres allergies respiratoires (Routier 1997:556-557). Le climatisme
n' est pas Ie seul developpement ayant eu un tel impact sur Ie brassage des popula-
tions en Brian<;;onnais.Son role est sans aucun doute relativement limite par rappart
a I'impact enorme et irreversible du tourisme. La construction des stations de ski
dans la region a commence dans les annees 1950 et a explose dans les annees 1960
(Routier 1997 ; Siestrunck 200 I). Le tourisme fait venir des dizaines de milliers de
personnes chaque annee, que ce soit pour Ie tourisme d'hiver et Ie ski ou Ie tourisme
d'ete et la randonnee ou Ie cyclisme.

Cette serie de developpements economiques lies a Ia Seconde Guerre mondiale
explique Ie brassage de populations dans la region. Le declin dans la connaissance
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du vocabulaire regional entre les informateurs nes avant et apres les annees ] 960
reflete Ie brassage Iinguistique qui a accompagne celui des populations. Des les
annees ] 940 et ]950, ]es Brianc;onnais ont dfi commencer a se rendre compte de
leurs particularites lexicales, de leurs regionalismes. Dans un but d'accommoda-
tion des locuteurs venant de I' exterieur de la region, venant souvent avec davantage
d'education et/ou d'argent qu'ils n'en avaient, les adultes de la region brianc;on-
naise ont dfi commencer a adopter un langage moins marque regionalement. Cette
accommodation reflete un changement dans Ie marche Iinguistique local et dans Ie
capital symbolique du vernaculaire (suivant Bourdieu et Boltanski ]975; Sankoff
et Laberge 1978). Avant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-autarcie de la ville
signifiait que les gains materiels et financiers etaient lies avec la communaute lo-
cale et que Ie capital symbolique etait lie avec Ie vernaculaire local. A la suite des
changements economiques qui ont suivi la guerre, Ie gain materiel est devenu lie
avec l'exterieur. Le vernaculaire ne facilitait donc plus I'acces a ce gain. Le capital
Iinguistique et symbolique a donc change pour refleter Ie changement economique :
Ie vernaculaire ne permettant plus l'acces au gain materiel, il a ete remplace par Ie
standard national, lie au nouveau gain. Par consequent, les adultes ont certainement
aussi cesse de transmettre ces regionalismes a leurs enfants afin de leur permettre
un meilleur acces au gain materiel, expliquant les poids inferieurs a 0,5 parmi les
deux groupes d' age les plus jeunes dans Ie tableau 2 et les faibles pourcentages de
ces memes groupes dans la figure ].

L'autre element digne d'interet dans Ie tableau 2 et dans la figure] est Ie fait
que les tendances pour les deux sexes ne sont pas les memes. Ceci se voit claire-
ment dans la figure] ou les deux Iignes se croisent. La tendance des femmes de plus
de 40 ans de garder davantage de vocabulaire regional que les hommes du meme
age est inversee pour les femmes de moins de 40 ans, qui montrent une plus forte
tendance a abandonner Ie vocabulaire regional que les hommes du meme age. Ce
type de schema n'est pas forcement inattendu dans la mesure ou Ie comportement
Iinguistique des femmes est sou vent decrit comme etant plus conservateur ou plus
proche de la norme que celui des hommes. Ce type de comportement a ete decrit
par Labov (199]) ainsi que de nombreux autres chercheurs tels que Eckert (1998) et
Eckert et McConnell-Ginet (2003). Le cas du vocabulaire regional en Brianc;onnais
illustre ces deux tendances : les femmes les plus agees sont plus conservatrices ou
plus proches de la norme locale parce qu' elles ont grandi a une epoque ou la norme
nationale avait peut-etre moins d'importance qu'aujourd'hui, en partie a cause du
fait que cette norme etait peut-etre moins presente par manque de contact avec
d'autres locuteurs ou de diffusion par les medias. Par contre, a la suite de l'instal-
lation d'une nouvelle economie dans la region et de contacts intensifies avec des
locuteurs d' autres regions, les femmes les plus jeunes sont plus proches de la norme
nationale que les hommes du meme age. Cette difference entre les deux sexes est
peut-etre aussi due a une difference de niveau d'education : parmi les douze infor-
matrices de plus de 40 ans, seules deux ont Ie Baccalaureat, les 10 autres n' ont pas
fini Ie lycee. Parmi les femmes de moins de 40 ans, les deux du premier groupe sont
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en voie d' obtenir Ie bac et les deux autres ont fait des etudes superieures. Ces deux
femmes sont un exemple de ce que Trudgill (1986:57) appelle des missionnaires de
la langue ('language missionaries') qu'il definit comme des personnes ayant quitte
leur ville puis etant revenues, apportant avec elles de nouveaux elements et les in-
troduisant dans Ie parler local. On ne retrouve pas une telle difference d' education
parmi les hommes : un seul homme a re~u Ie Baccalaureat parmi les hommes de
plus de 40 ans. En fait, c'est Ie seul homme ayant fait des etudes superieures. Parmi
les hommes de moins de 40 ans, deux ont Ie bac, trois sont en voie de I' obtenir, et un
seul ne I' a pas. Celie difference dans Ie niveau d' education entre les hommes et les
femmes peut etre un des facteurs contribuant a la prise de conscience et au rejet des
particularites locales en faveur de la norme nationale. Ces deux elements (la proxi-
mite avec la norme et I'education) expliqueraient donc la tendance des femmes de
moins de 40 ans a perdre davantage de vocabulaire regional que les hommes du
meme age.

5.2. Origine des parents

Le tableau 3 indique un fait qui pourrait sembler surprenant: avoir deux parents
locaux incite a la perte du vocabulaire regional. En fait, celie combinaison de deux
parents locaux est I'indicateur Ie plus fort de la perte du vocabulaire regional avec
un poids de 0,435. Ceci est surprenant dans la mesure ou lorsque les deux parents
sont locaux, on peut imaginer qu'ils ont une bonne connaissance du vocabulaire
regional, meilleure que les gens n' ayant pas grandi dans la region. lis ont donc da-
vantage de mots a transmellre a leurs enfants, et pourtant ils ne Ie font pas. Banks-
ton et Henry (1998) apporte une explication pour une situation similaire, celie de
la retention du fran~ais parmi les Cadiens en Louisiane. lis avancent que «if an
ethnicity is linked to material disadvantages, then group members may be discou-
raged from passing on characteristic traits, such as language. ( ... ) Ironically, then,
the "more ethnic" the parents, the less likely they may be to pass their language
on to their children» (Bankston et Henry 1998: I). Comme il I' a ete indique au-
paravant, les histoires d'humiliations et de punitions accompagnant I'utilisation du
patois abondent et les informateurs eux-memes considerent que Ie patois est un
frein a I'education et a I' avancement social. Dans ces conditions, les parents ont
choisi de ne pas transmellre Ie patois, ou meme Ie vocabulaire regional afin de don-
ner a leurs enfants toutes les chances possibles de reussir dans la vie et de ne pas
devoir affronter les memes humiliations qu'ils ont subies.

Un autre element interessant dans Ie tableau 3 est Ie fait que I'influence de la
mere sur la transmission du vocabulaire regional semble etre plus important que
celie du pere. En particulier, une difference s' observe entre les valeurs associees
avec une mere locale et un pere local. En effet, les combinaisons avec un pere
local sont soit neutres quant a la retention du vocabulaire, soit defavorisent celie
retention. Par contre, les poids associes avec I' origine locale de la mere sont tous
en dessus de 0,5, soulignant ainsi Ia tendance a la retention associee avec Ie fait
d'avoir une mere locale. Ceci semble indiquer que Brian~on pourrait representer
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TABLEAU 3
Resultats selon I' origine des parents

Poids Nombre connu/total

No. 26, 2005

Met P Hautes-Alpes (HA)
M locale/HA et P national
M locale et P HA
M regionale et P local
M et P nationaux
M nationale et P local
Met Plocaux

0,668
0,634
0,593
0,513
0,465
0,441
0,435

342/494 (2 informateurs)
372/988 (4 informateurs)
153/247 (I informateur)
380/741 (3 informateurs)
243/494 (2 informateurs)
149/741 (3 informateurs)
1148/2964 (12 informateurs)

TABLEAU 4
Score a I'interieur des families

Parent Enfant(s) Difference Difference entre
entre individus groupes d'age

Famille I M2 = 0,48 M3 = 0,30 -0,18 -0,183
Famille 2 F4 = 0,45 M4 = 0,21 -0,24 -0,183
Famille 3 F7 = 0,37 F6 =0,41 +0,04 -0,090

MIO = 0,40 +0,03
F5 =0,31 -0,06 -0,272

Famille 4 F9 = 0,62 F8 = 0,47 -0,15 -0,090
Famille 5 FI6 = 0,85 FI5 = 0,61 -0,24 -0,090

une communaute matrilineaire dans laquelle les caracteristiques linguistiques re-
gionales sont principalement transmises par la mere. Un echantillon plus large est
necessaire pour confirmer cette hypothese.

5.3. Transmission entre generations

Afin de pouvoir com parer des individus entre eux, les informateurs ont re<;u,pour
chaque mot, un score de I pour une connaissance correcte du mot, et un score de a
pour la non-connaissance. Ceci a permis de calculer un score pour chaque infor-
mateur, score equivalent a un pourcentage. Le tableau 4 presente les scores pour
les informateurs a I'interieur des families. Dans ce tableau, la premiere colonne
indique Ie score des parents, la deuxieme celui des enfants et la troisieme la diffe-
rence entre ces deux scores. Pour finir, la quatrieme colonne presente la difference
entre les scores des groupes d' age correspondant pour voir si ces families semblent
avoir un comportement similaire au groupe.

Pour ce qui est de la premiere famiIIe, Ie tableau 4 indique une perte de 18% du
vocabulaire entre M2 et son fils M3. Cette perte est proche de la perte qui s' effectue
entre les groupes de meme age, comme on peut Ie voir dans la derniere colonne.
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Pour la famiIle 2, on voit une perte plus elevee que la moyenne avec 24% de perte.
Ces deux familIes font partie des memes generations puisque les parents sont dans
Ie groupe 3 (41 a 60 ans) et les enfants dans Ie groupe 2 (20 a 40 ans). La difference
entre ces deux famiIles peut s' expliquer par l' origine des parents: pour la famiIle 1,
Ie pere est local et la mere est nationale, alors que pour la famille 2, les deux parents
sont locaux. Ceci illustre la tendance presentee dans la section precedente, tendance
selon laqueIle Ie fait d'avoir deux parents locaux favoriserait la perte du vocabulaire
regional davantage que d' autres combinaisons sur l' origine des parents.

La troisieme famille presente un cas interessant. En effet, la mere fait partie
du quatrieme groupe d'age, les plus de 60 ans, mais elle a un score relativement
faible de 0,37, bien en dessous de la moyenne du groupe d'age a 0,55. Deux de ses
trois enfants interviewes (F6 et MIO) font partie du troisieme groupe d'age (41 a 60
ans) et la derniere, F5, fait partie du groupe entre 20 et 40 ans. On voit a I'interieur
meme de cette familIe, que les deux enfants les plus ages montrent une difference
positive par rapport a leur mere, c'est-a-dire qu'ils connaissent davantage de voca-
bulaire regional qu'elle. Dne des raisons que I'on peut avancer pour expliquer ce
fait peut se trouver dans Ie fait que les parents de F7 n' etaient pas originaires de
cette region. En fait, ils sont venus de Pologne a l' age de 26 et 27 ans, avant que
leur fiIle F7 ne naisse. Cette origine etrangere n' explique pas cependant seule ce
manque de connaissance. En etIet, F2, qui comme F7 a plus de 60 ans et est nee de
parents etrangers, obtient un score de 0,62. Le faible taux de connaissance du voca-
bulaire regional pour F7 peut aussi s' expliquer par son interpretation des mots du
questionnaire. Pendant l' entrevue, elle a indique a plusieurs reprises que les mots
du questionnaire etaient plutot comme un argot de jeunesse, des mots qu'eIle avait
entendus etant jeune mais qu' elle ne connaissait plus a I'heure actuelle. Les scores
des deux premiers enfants, F6 et MlO, superieurs a ceux de leur mere, montrent
sans aucun doute I'influence du pere sur I' acquisition du vocabulaire. En effet, Ie
pere venait d'une famille etablie dans Ie Brianc;onnais depuis plusieurs generations.
Dne autre difference dans cette famille est digne d'interet : celIe entre les deux ge-
nerations de freres et sreurs. En effet, les deux alneS, F6 et MlO (entre 41 et 60
ans), ont un score de 0,40 et 0,41. Ces deux scores sont legerement en dessous de
la moyenne de ce groupe d'age a 0,46. Par contre, Ie troisieme enfant, F5, appar-
tenant au deuxieme groupe d' age (21--40), a un score plus bas que son frere et sa
sreur a 0,35, mais plus eleve que Ie score du groupe d'age correspondant de 0,278.
Ceci montre que la retention du vocabulaire, parmi les enfants de cette famiIle reste
relativement constant, malgre la faible connaissance de la mere.

Enfin, Ie cas des deux dernieres familIes, 4 et 5, est parallele puisque les per-
sonnes font partie des memes groupes de generations. Dans les deux cas, la mere a
plus de 60 ans et la fiIle a entre 41 et 60 ans. Dans les deux cas aussi, on remarque
une forte baisse de connaissance du vocabulaire puisque, pour la famille 4, la dif-
ference est de -0,15 et pour la famille 5, de -0,24. Ces deux chiffres sont bien
au-dessus de la moyenne de -0, 089 entre les deux groupes.

Ce qui est interessant dans les chiffres presentes ci-dessus est Ie fait que, pour
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toutes les familIes sauf la famille 3 a cause du comportement exceptionnel de la
mere, on trouve une perte d'environ 20% d'une generation a l'autre a l'interieur
d'une meme famille. Ces resultats peuvent etre mis en parallele avec I' observation
d'Oyhan;abal (1999:48-49) qui differencie la peri ode actuelle de la peri ode prece-
dente en indiquant que« la transmission familiale, qui s' etait maintenue a un niveau
relativement eleve jusqu'a une date recente, et qui s'avere plus que jamais indis-
pensable a la continuite de la langue, n'est plus en mesure de preserver a elle seule
la presence sociale du basque pour l'avenir». Dans Ie cas present, la transmission
familiale est en declin stable et continu d'environ 20% par generation et on peut se
demander s'il pourrait exister, dans cette communaute particuliere, une influence
exterieure qui freinerait ce declin.

6. CONCLUSION

II est difficile d' etre optimiste quant a la retention du vocabulaire regional dans
Ie Brianc;onnais. Les facteurs etudies ici, tels que I' age, I' origine des parents et la
transmission familiale, semblent tous indiquer une perte a la fois rapide et ineluc-
table des regionalismes puisque les plus jeunes n' ont qu' une connaissance limitee
de ces regionalismes. Malgre cela, on observe un ralentissement du declin pour
les moins de 40 ans, ce qui pourrait indiquer une stabilisation et une conservation
des regionalismes connus par ces personnes. L'observation d'une tendance vers la
perte moins forte chez les hommes que chez les femmes n'incite cependant pas a
un optimisme debride dans la mesure OU les resultats presentes ici semblent indi-
quer que c'est a travers la mere, et non pas Ie pere, que Ie vocabulaire regional est
transmis aux enfants. A la lumiere de la politique linguistique visant a I' elimina-
tion des langues regionales et a l'imposition du franc;ais, ces resultats pourraient ne
pas surprendre. Ce qui pourrait etre plus surprenant est l'etendue de cette elimina-
tion. En effet, cette etude montre que meme lorsque Ie dialecte regional a disparu,
les regionalismes sont aussi menaces par la force nivellatrice du franc;ais standard.
Ceci semble se passer en depit des mouvements de renaissance culturelle et linguis-
tique. En fait, on peut trouver interessante la quasi-correspondance chronologique
entre les premiers mouvements vers la reconnaissance et la preservation des langues
regionales (avec la loi Deixonne de ] 95 I) et Ie debut de la disparition des regio-
nalismes dans Ie Brianc;onnais dO a I' arrivee de locuteurs d' autres regions causee
par la reconstruction suivante la Seconde Guerre mondiale et Ie developpement du
climatisme et du tourisme.

Pradelles de Latour (1986), citant une de ses informatrices, ajoute une dimen-
sion supplementaire a la perte de ces regionalismes. Au-dela du capital linguistique,
elle lie les regionalismes au patrimoine local: «Ce qui n' existe plus ( ... ) ce sont ces
mots pour appeler les choses : la foret, les callines. 'Et maintenant personne ne s'in-
teresse plus a c;a, comment c;a s'appelle'. Comme si Ie paysage ancestral s'effac;ait
peu a peu avec la disparition des mots, pour devenir une terre anonyme» (Pradelles
de Latour ]986:270). Dans la meme lignee, une des informatrices d' Auzanneau
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(1999) souhaite conserver I'idiome local, mais sans Ie parler, Ie comparant ainsi
a une machine de pays. Cette position peut sembler paradoxale pour un linguiste.
Elle indique cependant une vision des dialectes et langues regionales que d'autres
ont mentionnee. Bankston et Henry (1998) ont souligne que la faible transmis-
sion familiale du franc,;aiscadien dans les familIes les plus « ethniques » en Loui-
siane, montrant ainsi que la construction d'une identite locale pouvaient se faire
pratiquement independamment de I'utilisation de la langue associee. Auzanneau
(1999: 131) conclut sur la question de la survie de I'idiome poitevin : les mesures
qui pourraient etre prises au niveau politique pourraient jouer en faveur de la mo-
dification des representations que les Franc,;ais ont des langues regionales, mais a
quel point pourraient-elles modifier celles des locuteurs des regions concernees?
L'etude de Bulot et Courard (2001) sur Ie Pays de Caux et Ie cauchois apporte un
element de reponse. Selon eux, malgre Ie statut inferieur du cauchois par rapport au
franc,;ais,« etonnamment il commence a permettre de construire une identite sociale
positive» (Bulot et Courard 2001 :62). C'est peut-etre dans Ie domaine de I'identite
locale qu' on trouvera une solution a la question de la survie des regionalismes tels
que ceux qui ont ete presentes ici. Pour freiner la perte de I'idiome regional (qu'il
soit langue regionale ou franc,;aisregional), il faudrait done permettre aux locuteurs
locaux de developper une attitude positive envers leur langue. Blanchet (1999) rap-
porte qu'un tel changement semble deja avoir eu lieu en Provence. II se pourrait
cependant, comme les resultats presentes ici Ie suggerent, qu'il soit plus facile de
revaloriser une langue regionale, vue comme un element distinct de la langue fran-
c,;aise,plutot que de conserver et de transmettre des elements du franc,;aisregional,
qui peuvent etre vus par les locuteurs comme une degradation du tresor national.
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