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RpunncrEMENTs

La première édition de ce document (1996) a été élaborée en tenant compte des

précieuses remarques de plusieurs correspondants. Nos remerciements vont tou-
jours à Dominique Bétrix-Kôhler (Centre vaudois de recherches pédagogiques), Marc

Bonhomme (Université de Berne), Claire-Lise Bonnet (Centre vaudois de recherches

pédagogiques), Edmond Farquet (Ecole normale du Valais), André Goosse (Univer-

sité catholique de Louvain) et Jean-Marc Lùscher (Université de Genève) pour les

réactions qu'ils nous ont fait parvenir. Nina Catach nous avait également adressé

ses commentaires et suggestions; gageons que la deuxième édition revue et corrigée

de cette brochure, preuve du succès des rectifications de 199O, lui aurait fait gSand

plaisir.
Pour cette nouvelle édition, la Délégation a pu compter sur l'expertise de Romain

Muller, président de l Association pour la nouuelle orthographe (ANO). Nous lui adres-

sons également nos plus vifs remerciements.

Pour la DLE Marinette Matthey, aoùt 2OO2

PnÉenrnuln

Le Conseil supérieur de la langue française (France) propose, en juin 199O, des
rectifications orthographiques. La Belgique et le Québec sont étroitement associés
aux travaux préparatoires. La Sulsse reste à l'écart, faute d'organisme compétent...

La Conférence intercantonale de I'instruction publique de Suisse romande et du
Tessin décide alors de mandater des spécialistes de la langue pour assurer des
contacts avec les organes équivalents dans les pays francophones. La Délégation à

la langue française de la Conférence voit leJour en 1992.

La DLF est avant tout un observatoire du français, tel qu'il est utilisé en Suisse
romande, et dans les contacts qu'il entretient avec les autres langues parlées en

Suisse. Elle est aussi un organe de réflexion sur le statut et l'évolution de la langue,
et elle noue des contacts avec les instances similaires qui existent dans les autres
pays francophones (Conseil supérieur de la langue française et Délégation générale
à la langue française et aux langues de Flance [Fi:ance]; Conseil de la langue fran-

çaise tQuébec et Belgiquel et Conseil international de la langue française). Les do-
maines qui font I'objet des réflexions de la DLF sont les suivants:

. Langue française dans I'information scientifique et technique

. Industries de la langue

' Image et présence du français en Suisse et dans le monde
. Evolution du français en Suisse
. Place et usage du français dans un pays plurilingue
. Evolution de I'orthographe

La Délégation est présidée par Marie-José Béguelin, professeur de linguistique à

I'université de Neuchâtel, membre du Conseil supérieur de la langue française (France)

et du CILF (Conseil international de la langue française). Elle est composée de Jean-
François de Pietro, collaborateur scientifique au Service de la recherche, IRDP; Fran-

çois Grin, directeur adjoint du SRED (Service de la recherche en éducation, Genève)

et M.E.R. à I'Université de Genève; Marinette Matthey, chargée de cours et de re-
cherche à I'Université de Neuchâtel et d'Eric Wehrli, professeur de linguistique et

d'informatique à I'Université de Genève.

Le siège administratif de la DLF se situe à l'Institut romand de recherches et de

documentation pédagogques (IRDP), case postale 54,2OO7 Neuchâtel (www.irdp.ch).

En 1990, le Conseil supérieur de la langue française, organisme officiel français, a
donc proposé un ensemble de rectifications orthographiques, qui ont été publiées
dans les documents administratifs du Journal olfîciel de Ia RépubliqueJrançaise du
6 décembre 1990. Ces rectifications concernent:

. le trait d'union et la soudure

. le tréma et les accents

. le pluriel des composés
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. I'accord d'un participe passé

. la francisation des emprunts

. diverses anomalies orthographiques.

Elles sont progressivement entérinées dans les dictionnaires et autres ouvrages de
rélérence.

La DLF a été mandatée pour présenter ces rectifications orthographiques. Cette
brochure se veut avant tout un document d'information, à I'usage des enseignantes
et des enseignants confrontés à des graphies qui ne correspondent pas à leur usâge,
mais qui nen sont pas moins légitimes.

La DLF tient à souligner les principes suivants:

. Les enseignants doivent être informés. Cette brochure présente les rectifi-
cations orthographiques sous laforme de 14 principes et d'une liste alphabéticlue
des mots concernés.

. tl est normal que I'orthographe évolue. Comme les autres aspects de la
langue, l'orthographe évolue et connaitl périodiquement certains accommo-
dements. Le fait de proposer, périodiquement, de telles rectifications s'inscrit
dans I'ordre des choses.

. Les nouvelles graphies ne sont pas des fautes. Etant donné que graphies
anciennes et nouvelles coexistent déjà dans beaucoup de dictionnaires ou de
grammaires de référence, aucun élève ne doit être sanctionné pour avoir
utilisé I'une ou I'autre variante.

Les rectifications n'ont pas force de loi. Les rectifications orthographiques
sont des recommandations, elles nont pas de caractère obligatotre.

LBs nncrrFrcATroNs
DE 1990

Avant d'envisager le contexte et le devenir des rectifications de 199O, rappelons que
I'histoire de la normalisation orthographique du français est déjà très longue, comme
on peut en Juger à travers ces quelques points de repère, choisis parmi une très
longue listez.

En 1542 parait un Traité touchant le commun usage de I'escri.ture (Meigret); en 1639,
Ménage publie sa Requeste presentée par les dtctionnaires à Messieurs de I'Acadé-
mie pour la reJormation de la langueJrançotse; en 1716, I'abbé Girard plaide pour
LOrtographeJrançatse sans équiuoques et dans sés principes naturels. En 1889,
une pétition de la <Société de réforme>, signée par TOOO linguistes et enseignants,

est défendue à l'Académie par le latiniste Louis Havet. A partir de cette date, plu-
sieurs revues sont imprimées selon le nsistème ortografique> de Léon Clédat (auteur
de la Gramaire raisonée de la Langue Jrançaisel.

En France touJours3, I'arrêté Leygues (1901) et plus près de nous, en 1976 (arrêté
Haby), des décisions politiques entérinent des <tolérances>, c'est-à-dire des façons
d'écrire qui ne devraient pas être jugées fautives dans les examens. Ces décisions
n'ont guère été respectées au demeurant. En 1952, le Conseil supérieur de l'Edu-
cation nationale française vote à l'unanimité pour un projet de réforme et, en l9BB,
une enquête de la revue Lécole libératrice fait apparaitre que 90% des instituteurs
français sont favorables à une simplification de I'orthographe; en 1989, le magazine
Lire publie un sondage Ipsos qui révèle I'ambigûité des attitudes des francophones
français en la matière: si 50% des personnes interrogées se disent très hostiles ou
assez hostiles à une réforme de I'orthographe, 76"/" en revanche pensent qu'<il est
possible de retoucher I'orthographe pour en supprimer quelques bizarreries et ab-
surdités>.

2 On trouvera cette llste dans Repères pour une htstolre des réJormes orthographlques, article de Luce
PetitJean et Maurice Tournier paru dans la reme MOTS n'28, septembre 1991.

3 En ce qui concerne la Suisse romande, on se rélèrera au mémoire de llcence de Béatrice Brauchli et
Flançois Stocco [20O1, FAPSE, Université de Genève; cJ aussi Brauchli & Stocco 2002) qui conpare
les réformes de 19O1 et de 1990. Ils présentent et analysent un ensemble de traces écrites qui
contextualisent socialement et politiquement ces deux réIormes. Ils nous rappellent également
I'existence de la défunte Société suisse cie RéJorme ortogrqftque (S.R.O.S.), qui voit le jour probablement
en 1869, se dote de statuts en 1896, édite un bulletin de 1898 à l9O7 avant de disparaitre.

LlAcadémie recommande done les rectiflcations publiéea au Journal olftclei
(Doeuments administratifs, 6 décembre lgg0), en sÉciliantl "Aucune des
deux gpaphies ne peut êtf-,,Ê,tenEe pour fauti-ve,> {Dia.ti-o-:rnâiredê:,llAeadê [êi,

t Ou connaitl Cette brochure est rédigée en tenant compte des prol)oslllolrs (le rectlllcations.
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Le projet d.es rectificotions

En 1989, Michel Rocard, alors Premier ministre, crée le Conseil supérieur de la
langue française et la Délégation générale à la langue françaisea. II devient le pre-
mier président du Conseil, qui est formé de personnalités francophones, en majo-
rité françaises, issues de divers milieux. Siègent entre autres dans ce premier Conseil
des écrivains (Tâhar Ben Jelloun, Anne Hébert...), des linguistes (Pierre Encrevé, Claude
Hagè$e...), des scientifiques (Luc Montagnier et Pierre Aigrain), des représentants des
médias (Jean Daniel, directeur du lVouuel Obseruateur et Bernard Pivot), un chanteur
(Pierre Perret), un cinéaste franco-suisse (Jean-Luc Godard)... En outre, les minis-
tres français de l'Education nationale et de la Francophonie ainsl que les secrétaires
perpétuels de I'Académie française et de lAcadémie des sclences sont membres de
droit dans ce Conseils.

Dès sa constitution, cette nouvelle institution est mandatée par Michel Rocard pour
préparer un rapport sur des "aménagements orthographiquesu - on ne parle pas de
réforme! - destinés à éliminer un certain nombre <d'anomalies et d'absurditésu. Un
groupe d'experts est alors désigné par le Conseil supérieur. Il est formé des linguistes
Bernard cerquiglini, Nina catach, André Goosse, André Martinet et charles Mtller,
des lexicographes Claude Kannas (Larousse) et Josette Rey-Debove (Robert), ainsi que
du chef-correcteur du Moncle, Jean-Pierre colignon, et de Jacques Bersani, inspecteur
général de I'Education nationale. Un premier projet est bientôt soumis à I'Académie et
les travaux se poursuivent en collaboration avec elle. D'étape en étape, les propositions
initiales sont <soit émondées, soit pourvues d'exceptions>6.

Le rapport final est donc le résultat d'un compromis. Il est présenté officiellement
au Premier ministre le 19 Juin 1990 et parait dans les documents administratifs du
Journal olficiel de la RépubltqueJrançaise le 6 décembre lgg0, sous le titre <Les
rectifications de l'orthographe - Conseil supérieur de la langue française>.

Les réactions sont violentes. Plusieurs personnalités de droite et de gauche lancent
une véritable croisade contre les propositions du groupe d'experts et de l'Académie,
les jugeant le plus souvent - et au mieux - absurdes (cf. les documents <Revue de
presse I et II> rassemblés par J.-A.Tschoumy). La médiatisation de cet évènement
est intense puis les choses se calment... Quelque sept ans plus tard, en 1997, le
quotidien romand Le Matin revient sur les rectifications, en publiant sa partie rédac-

:Tffitl:*:]": 
mars entièrement en orthographe rectifiée, sans que cela ne provoque

a Rebaptisée en 2OO I DéIégatton générale à la longue Jronçatse et dux langues d.e France.
5 Le Conseil a été partiellement renouvelé depuis cette époque. La présidente de la DLI Marie-José
Béguelin, en fait désormats partie.
6 André Goosse, La onouuelle" orthographe, p.23.

Les rectif,icati.ons de 1990

Plusieurs associations continuent de militer en faveur des rectifications de 1990. Il s'agit
en Belgique de I'APARO7, en FTance de I'AIROEs et, en Suisse, de I'ANO (Association
pour la nouvelle orthographe). Ces associations travaillent désormais en réseau, et se
donnent pour but la promotion des rectifications par différents moyens. Le Renouuo
(Réseau pour la nouuelle orthographe duJrançais) a fait paraitre et diffuse largement
un document présentant une liste exhaustive des mots touchés. Par ailleurs, la Délé-
gation générale à la langue française et aux langues de Ftance (DGLFLF), rattachée au
ministère de la Culture et de la Communication s'est dotée d'un groupe de moderni-
sation de la langue qui s'emploie, entre autres, à assurer le suir,'i des propositions de
rectifications de 1990.e

Signalons enfin que plusieurs groupements travalllent à de nouvelles propositions de
simplification de l'orthographe. Un projet belge, concernânt cette fois l'accord du par-
ticipe passé, a été soumis au Conseil de la langue française de Belgique en juin 2002.
Il dewalt sans doute être envoyé aux lnstances similaires des autres pays francophones
(dont la Suissel) pour accord, avant d'être proposé au Conseil international de la langue
française (CILF) et à I'Académie française.

Les dictionnaires et ouaro;ges de référence

La situation peut se résumer ainsi: les nouvelles graphies sont progressivement
entérinées dans les différents dictionnaires et ouvrages de référence - certaines
l'étaient d'ailleurs déJà avant la publication des rectifications au Journal offlciel! Le
Dictionnai.re HACHETTE, dès son édition 2OO2to, est le premier à mentionner systéma-
tlquement toutes les nouvelles graphtes. Plusieurs organes officiels recommandent la
nouvelle orthographe: les associatlons mentlonnées plus haut, mais également la FIPF
{Fédération internationale des professeurs de français), I'AFEF (Association française
des enseignants de français), et, last but not least, IAcadémie française, qui signale
systématiquement les formes les plus récentes dans la 9" édition de son Dictionnaire,
en cours de publication.

Les propositions de l99O changent les graphies de quelque deux-mille mots. Cer-
tains sont d'usage peu fréquent, comme on s'en rendra compte dans la liste conte-
nue dans cette brochure, alors que d'autres graphies sont déjà bien attestées dans
l'usage (par exemple la soudure des composés à préfixe savant comme autoallumage,
microéconomte, mtnichatne, otorhinolargngologiste, sociopsAchologique...). Les gra-
phies sans circonflexe sur les I et les u, qui symbolisent fortement les rectifications
de 1990, sont attestées de manière régulière dans des revues, des ouvrages, et bien sûr
dans des travaux d'élèves et d'étudiants, ainsi que sur I'internet.

7 Assoctatton pour I'appltccltion des recommqndations orthogrdphiques.
8 Assocaatton p our I'tnJormation et la recherche sur les orthogrophes et les sgstèmes d'écriture .
e Ces informations nous ont été communiquées pâr Romain Muller, Président de I'ANO, qui lait partie
de ce groupe, comme son homologue Lreige, MichèIe Lenoble-Pinson, Présidente de I'APARO.
CJ le site www.orthographe-recommandee.info
ro ISBN de l'édition 2OO3: 2.01.28.0520.5
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Dès 1993, le Petit Robert tient largement compte des Recommarrrlrrllorr.s ttttx lexlco-
graphes, faites dans le cadre des propositions de rectifications. l-a stlirlriglc ircloptée
par les rédacteurs du dictionnaire consiste à distinguer quatre tylxrs tl'rrrrlrirt: lalsant
place à la variation engendrée par les rectifications ou déJà présente rkrrrs I'trsir{t:. La
première, I'entrée double, donne l'ancienne forme et la nouvelle, séparé(:s l)iu' <o1r>.

Parexemple: éuénementouéuènement;allégementouallègement.Ledcrrxk)rnt:type
d'entrée consiste à noter une variante: reDoluer var. réuoluer; débatteur var. debul.er.
Le troisième type d'entrée mentionne la variation dans le corps de I'articlc: eucologue
(...) onécrttparJois euchologue. Enfin, dans le quatrième type d'entrée, le lexlcographe
se permet de donner son avis: combatlf (...) on écrtrait mteux combattlf; dentelller,
dentelli.ère (...) onécriraitmieuxdentelier, denteltère; imbécillité (...) onécrlraltmleux
i.mbéci,lité. Les variantes données sont susceptibles de se déplacer d'un type d'entrée
à un autre et, pour I'entrée double, les variantes proposées pourront être permutées
(par exemple: éuènement ou éuénement). Cette prise en compte systématisée d'une
certaine variation orthographique est encore largement ignorée dans le grand public.
Elle est aussi plus marquée chez Robert que chez Larousse, où on observe une certalne
instabilité, trace discrète de discussions qui ont dû ôtre serrées... Ainsi, dans l'édition
de 1996, éuènement ligure en entrée, la variante éuénement ne venant qu'ensuite, mais
en 2OO1, I'ordre des variantes a changé...

Si ces deux dictionnaires n'entrent généralement pas en matière sur la suppression
du circonflexe ou sur le pluriel des mots composés (cJ. infra règles lO et 1l), il faut
noter que le Robert & Nathan Orthographe (destiné aux écoles) mentionne à la fin de
plusieurs chapitres des extraits du rapport officiel de 1990. Les nouveaux Bescherelle
font aussi allusion aux rectifications sous forme de remarques placées au bas des
tableaux de conjugaison.

La nouvelle édition du Bon usage de Maurice Grevisse, revue par André Goosse, fait
une large place aux recommandations (il en est de même dans la lVouuelle grammqtre
Jrançaise et le Précis de grammaireJrançaise, du même auteur). En ce qui concerne
le circonflexe, on peut lire ceci (13'édition, 1993, p. 127):

b) II donne certaines indications sur la prononciatlon

ô=[o] dans rôle, qu'on peut opposer à sole [scl]; -ô:tol (là oir le son erdste) danspdle,
qu'on peut oppos€r à sale [sal]; -é=lel dansjête. (...)

Ces justifications sont loin d'être constantes. Par exemple, le o de atome ou de zone ne
se prononce pas autrement que le ô de diplôme ou de cône; é et è correspondent souvent
au même son là orh, comme à Parls, la longueur n'a plus de fonction bien nette.

En particulier, sur les lettres i et u, l'accent circonflexe nejoue pour ainsi dire aucun rôle
dans la prononciation (comparer coup eTcottt, coupe etcoûte, goutte etgoûte, ruche et
bûche, cime etabîme, chapltre etépître, etc.). Aussi le Consell supérleur de lalangue
française a-t-il proposé en 199O que l'accent circonflexe solt supprlmé sur ces deux
lettres, sauf pour remédier aux homographies (...) et sauf dans les passés simples, lè'" et
2" personne du pluriel, pour ne pas séparer uîmes, uites, .srlmes, sûtes, uînmes, uîntes
de aimdmes, oimdtes.

Les rectifications de 7990

Au chapitre des ouwages plus spécialisés, on signalera encore que la troisième édi-
tion (1994) du .lVouueau Dictionnai.re des difficultés duJrançais moderne de Joseph
Hanse signale les rectifications et que I Académie a entériné de manière définitive 3O%
des modifications proposées dès sa neuvième édition. Les 7O"/o restant sont regpoupés
en début de volume et présentés sous forme de recommandations; on précise que les
nouvelles graphies ne seront entérinées définitivement qu'<au moment où [Académie]
aura constaté que ces recommandations sont passées dans I'usage, (communiqué du
1 7 Janvier 199 I ). Enfin, le Trésor de Ia langue Jrançalse, dans ses derniers volumes,
mentionne généralement les nouvelles graphies.

Les reaues

Une soixantaine de périodiques français, belges et québécois, en particulier des sciences
du langage, appliquent dorénavant les rectifications plus ou moins systématiquement.
C'est le cas, par exemple en Ftance, pour LeJrançais d'aujourd'hui (revue de l'Asso-
ciation FTançaise des Enseignants de Français), qui applique les rectificâtions depuis
une dizaine d'années, comme la Reuue générale en Belgique. En Suisse, le Bulletin
suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA), les Travaux neuchâtelois de lingnistique
(TRANEL) et Babylonia accueillent à la fois les anciennes et les nouvelles graphies.

Les rectifications dans l'usage

Beaucoup de professeurs se sentent concernés par l'évolution de I'orthographe. Lors
de la biennale de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) qui
s'est déroulée à Lausanne en 1992, une motion a été votée en faveur de I'application
des rectifications. En 1995, la seizième biennale de la langue française recommande
que <[es correcteurs automatiques d'orthographel soient rectifiés de façon à traiter
comme également correctes les graphies nouvelles et les graphies traditionnellesn. En
2OOO, au XX congrès de la Fédération internationale des professeurs de langue vivante
(FIPLV) à Paris, les rectifications de 199O font également I'obJet d'une table ronde. A
I'heure actuelle, I'existence des recommandations orthographiques semble relativement
connue dans le public, notamment en Suisse, grâce âu travail d'information de la DLE
via la première édition de cette brochure. Leur mise en pratique reste toutefois assez
aléatoire. En Belgique et en Suisse, les formes rectifiées seraient désormais acceptées
par les professeurs, mais non systématiquement enseignées, et aucune étude n'a été
conduite pour mesurer un éventuel changement de pratiques.
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Pnrrucrpps cÉNÉneux

Nous détaillons ci-dessous les propositions de rectificâtion en l4 principes.

1. Généralisation de la règle <è devant une syllabe muette>: on peut écrire éuène'
ment comme auènement, tl cèdera comme il lèuera, etc.

Exceptions:
a) les préfixes dé- et pté- (dégeler, préuenLr, etc.);
b) les é- initiar.rx (échelon, édredon, éIeuer, etc.l;
c) médecin et médecine.

Dans les verbes terminés à I'infinitif par -eler ou -eter, on favorisera la graphie
è quand la syllabe qui suit contient un e muet, plutôt que de redoubler la con-
sonne qui sult: il détèIe comme tl pèle, Il époussète comme Il achète, iI détèlera
comme il pèlera, etc. Les dérivés en -ment s'alignent sur le verbe.

Exceptions:
Appeler, interpeler et jeter, ainsi que leurs familles, conservent le
redoublement de la consonne: j'appelle, tuiettes, eIIe reiette, tu inter-
pelleras, etc.

On unit les numéraux composés par des traits d'union:. uingt-et'un, deux-mille'
tr ols - cent- quatr e, etc.

Le participe passé de loisser suivi d'un infinitif est toujours invariable: les en-

Jants que tu as laissé partir.

Les consonnes t et I qui suivent un e muet restent simples: lunetier, prunelier,
tnte r p ele r, de ntehè r e.

Le tréma est déplacé sur la lettre u prononcée dans les suites -gue- et -gui-
(atgùe, ambig iie, ambtgùité).

Les verbes en -oter/-otter gardent deux t s'il existe un nom de la même
famille en -otte: botte > botter; calotte > calotter. On préfère la graphie simple
lorsque ce nest pas le cas: danser > dansoter, manger > mangeoter, cracher
> crachoter, netger > neigeoter, etc.

La finale -illier est abandonnée au profit de la finale iller pour être conforme à la
prononciation de serpillère, quincatller, J oatller (comme on écrit déjàpoulailler,
uolailler\.

On unifie la variation -olle/-ole des finales, en adoptant la seconde variante:
corole, girole, grole, guibole, mariole, etc.

Exceptions: colle, Jolle, molle.

3.

4.

D.

6.

7.

a.

9.
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Les rectif,ications de I' orthoq ru 
1 
il u, r û r. /icn çais

Les circonflexes disparaissent sur les lettres i etu: rnattresse, aorrl, rrttllre , lle,
bruler,flute, etc.

Exceptions:
a) ils doivent figurer dans les terminaisons verbales du passé slrnple,
du subjonctif imparfait et plus-que-parfait: nous uîmes, uous lùtes, qu'tl
alrnât, qu'elle eût mangé, etc.;
b) ils doivent figurer quand leur présence permet de lever une ambigùité:
du patn etj'at d.ù, tl crott et iI croît, une poule sur un mur etJe suis sûr.

Les noms composés formés, avec trait d'union, d'un verbe et d'un nom, ou
d'une préposition et d'un nom, s'alignent sur le singulier et le pluriel des
mots simples, c'est-à-dire qu'ils prennent la marque du pluriel sur le second
élément: unaprès-midi,desaprès-mtdts,unsèche-cheueu,dessèche-cheDeux,
un arri.ère-gout, des arrtère-gouts, etc.

Exceptions:
a) les noms composés dont le deuxième terme commence par une majus-
cule (cles prie-Dieu):
b) les composés dont le deuxième terme contient un article (des trompe-
l'ceil, des trompe-la mort).

On favorise la soudure des mots composés lorsqu'ils sont formés:
. des prépositions contr(e)- et entr(e)- comme contrepouuotr, contr@uis ou

entrej ambe, s' e ntraime r... ;

. d'un préfixe savant comme agroalimentcLlre ot7 audiouisuel;

. d'une onomatopée ou de redoublement expressif comme blablabla ou
pdssepasse.

Quelques composés divers sont ajoutés à cette liste (tirebouchon, portemonnaie,
piquenique, weekend, rondpoint...l.

Les emprunts se conforment, dans la mesure du possible, au système graphique
du français. Cela concerne surtout les accents et les pluriels: un satisJécit, des
pénaltgs, allégro,les médias, des tagliatelles ou même taltatelles, des roesfis
ou pourquoi pas reuchtis (graphie attestée sur I'internet).

De manière générale, il est recommandé aux lexicographes et aux correcteurs
de privilégier, en cas de concurrence entre plusieurs formes ou dans le cas de
néologismes, la forme la plus simple: forme sans circonflexe, forme agglutinée,
forme en n simple, graphie francisée, pluriel régulier, etc.

Au nombre de ces graphies rectifiées s'ajoutent celles rassemblées sous I'appel-
lation <anomalies>. Il peut s'agir de familles réaccordées (bonhommie comme
bonhomme) ou de rectifications isolées (ognon, assoir, nénuJar, saccarlne...l.

Ltstn DEs cRAPHTES

RECTIFIÉES

La liste ci-après énumère les graphies rectitées, lesquelles sont suivies d'un chiffrc
renvoyant aux principes énumérés plus haut. Elle a été élaborée sur la base du
vadémécum belge établi en son temps par I'APARO. Nous I'avons complétée à I'aide
de plusieurs listes, en particulier avec celles que Nina Catach donne dans son liwe
Lorthographe en débat (Nathan, l99l ).

. En principe, seul le masculin est indiqué.

. Les formes du typeJussèje (cf. rè$e l)ne sont pas mentionnées, à I'exception
des quatre les plus fréquentes.

. Les graphies ânciennes figurent parfois entre crochets.

. Les mots constituant des anomalies (comme cha,rrtot ou ognon) sont précédés
du signe <+>,

. Pour les mots qui s'écrivent désormais soudés (cf. rè$e 12) ou ceux qui font
partie des urecommandations générales, (cJ règle l4)" nous n avons retenu dans
cette liste que les formes de haute fréquence.

abaisse langue (un),
des abaisse-langues, I I

abat-foin (un), des abat-foins, I I
abat-jour (un), des abat-Jours, 11
abat-son (un), des abat sons, I I
abat-verrt (un), des abat vents, I I
abcéder, abcèderai (j'), etc., t
abécher, abècherai (J'), etc., I
abime, 10
abimer, lO
abrègement, I
abréger, abrègerai (j'), etc., I
* absout [absous, p.p.l
accéder, âccèderâi 0'), etc., 1

accélérer, accélèrerai (l'), etc., I
accroche-cceur (un),

des accroche-cæurs, I 1

accroche-plat (un),
des accroche-plats, I I

accroitre, accroit (il), accroitrai 0'), etc., 10
acérer, acèrerai (J'), etc., f
aciérer, acièrerai (J'), etc., I
acuponcture, 13
addenda (un), des addendas, 13
adhérer, adhèrerai (j'), etc., t

adultérer, adultèrerai (j'), etc., 1

aérer, aèrerat (j'). etc., I
aéroclub, 12
afférer, affèrerai 0'), etc., I
affèterie, I
affréter, affrèterai (j'), etc., f
affut, lO
affutage, lO
affuter, lO
affuteur, lO
affutiaux, lO
a*Èomérer, egglomèrerai U'), etc., I
agneler, agnèle (j'), etc., 2
agréger, agrègerai (j'), etc., f
ag5oalimentaire, 12
aide-mémoire (un),

des aide-mémoires, I I
aigùe (adjectif féminin ). 6
aiguilleter, aiguillète (j'), etc., 2
ainé, lO
ainesse, 1O

aléser, alèserai (J'), etc., I
aliéner, aliènerai (j'), etc., I
allécher, allècherai (j'), etc., f
allègement, I
alléger, allègerai U'), etc., I
allègrement, I
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allégretto, l3
allégro (un), des allégros, 13
alléguer, allèguerai (j'), etc., I
allo, 14
allume-cigare (un),

des allume-cigares, I I
allume-feu (un), des allume-feux, ll
altérer, altèrerai (j'), etc., I
ambigiie (adjectif féminin), 6
ambigùité, 6
amonceler, amoncèle (j'), etc., 2
amoncèlement, 2
amuse-gueule {un),

des amuse-gueules, I I
ana (un), des anas, 13
angstrcem, l3
anhéler, anhèlerai (j'), etc., I
anneler, annèle (j'), etc., 2
aout, lO
aoutage, lO
aoutat, lO
aoutement, lO
aouter, lO
aouteron, lO
aoutien, lO
à pic (un), des à pics, I I
apparaitre, apparatt (il), apparaitrai (j'),

etc.,10
apparatchik (un), des apparatchiks, 13
+ appâts lappasl
appéter, appèterai (j'), etc., f
appuie-tête (un), des appuie-têtes, I I
après-midi (un), des après-midis, 1l
après-rasage (un),

des après-rasages, I 1

après-ski (un), des après-skis, I I
à priori (loc. adv.), l3
apriori (un), des aprioris, 13
apriorisme, l3
arcboutant, l2
arcbouter, l2
aréner, arènerai (j'), etc., f
argùer, argûe (j'), etc., 6
arole, 9
arpéger, arpègerai (j'), etc., I
arrachepied (d'), 12
arrête-bceuf (un)" des arrête-bæufs, I I
arrière-gout (un), des arrière-gouts, lO, I I

Les rectif,icattons de l' o r t I u t< 1 r t t 1 tl r t' t I r t . liançals

arriérer, arrièrerai (J'), ctr'., I

artéfact, l3
assèchement, 1

assécher, assècherai (J'), ctc., I

asséner, assènerai (j'), etc., I, 13

assidument, lO
assiéger, assiègerai (i'), etc., I
+ assoir [asseoir]
atteler, attèle (j'), etc., 2
attrape-mouche (un),

des attrape-mouches, I I
audiovisuel, l2
autoécole, l2
autostop, 12
autostoppeur, 12
avant-gout (un), des avant-gouts, 10, I I
avérer, avèrerai (j'), etc., I

baisoter, 7
banqueter, banquète (Je), etc., 2
barcarole, 9
baréter, barèterai (je), etc., I
barman (un), des trarmans, l3
barquerole, I
baseball, l3
basketball, 13
bassecour, l2
bat-flanc (un), des bat-flancs, 1l
bateler, batèle (je), etc., 2
bêcheveter, bêchevète (je), etc., 2
béqueter, béquète (je), etc., 2
bélitre, lO, 14

benoit, 1O

benoite, lO
benoitement, lO
besaigtie, 6
bésicles, l4
bienaimé, 12
bienfondé, 12
biqueter, biquète (je), etc., 2
bisaigùe, 6
* bizut
blabla, blablabla, l2
blackout (un), des blackouts, I3
blasphémer, blasphèmcral (Jc), ctc., I

Liste des graphtes rectlfiées

blatérer, blatèrerai (ie), etc., I
bléser, blèserai (Je), etc., I
bluejean (un), des blueJeans, 13
boite, lO
boitier, lO
+ bonhommie
bonneter, bonnète (je), etc., 2
boss (un, des), 13
bosseler, bossèle (je), etc., 2
bossèlement, 2
botteler, bottèle (Je), etc., 2
bouche-pore (un), des bouche-pores, I I
bourreler, bourrèle (je), etc., 2
bourrèlement, 2
* boursoufflage
+ boursoufflement
* boursouffler
* boursoufflure
boute-selle (un), des boute-selles, 1l
boutentrain, l2
bouterole, 9
bouveter, bouvète (Je), etc., 2
box (un, des), l3
branlebas, l2
braséro, 13
brèche-dent (un), des brèche-dents, I I
bréler, brèlerai (Je), etc., I
bretteler, brettèle (je), etc., 2
breveter, brevète (je), etc., 2
briqueter, briquète (Je), etc., 2
brise-lame (un), des briselames, ll
brise-bise (un), des brise-bises, I I
brise-fer (un), des brise-fers, I I
brocheter, brochète (Je), etc., 2
bronchopneumonie, 12
brulage, lO
brule-bout (un),

des brule-bouts, lO, l1
brule-gueule (un),

des brule-gueules, 10, 11
brule-parfum (un),

des brule-parfums, lO, I I
brule-pourpoint (à), f O

brulement, 1O

bruler, lO
brulerie, lO
bruletout {un), des bruletouts, 10, 12
bruleur, 1O

brulis, 1O

bruloir, 1O

brulot, l0
brulure, lO
brunch (un), des brunchs, 13
buche, lO
bucher (verbe et nom), lO
bucheron, lO
buchette, lO
bucheur, 1O

buffeter, buffèle (je). etc.. 2
buldozeur, 14

cacahouète, l4
cache-poussière (un),

des cache-poussières, I I
cache-sexe (un), des cache-sexes, 1 I
cache-pot (un), des cache-pots, I I
cachecache, l2
cacheter, cachète (je), etc., 2
cachotier, 7
cafétéria, l3
cahincaha, 12
* cahutte
caille-lait (un), des caillelaits, 1l
cailleter, caillète (Je), etc., 2
caméraman (un), des caméramans, l3
candéla, 13
canneler, cannèle (Je), etc., 2
cannellonl (un), des cannellonis, l3
capeler, capèle (je), etc., 2
caqueter, caquète (je), etc., 2
cardiovasculaire, l2
caréner, carènerai ûe), etc., I
carreler, carrèle (Je), etc., 2
casse-cou (un), des casse-cous, I I
cassecroute (un), des ca*sse-croutes, f O, 11

casse-noisette (un).
des casse-noisettes, I I

casse-pied (un), des casse-pieds, I I
céder, cèderai (je), etc., I
célébrer, célèbrerai [ie), etc., 1

cèleri, I
cent est suivi et précédé d'un tralt d'union

dans les numéraux composés
(cent-un, mille'quatre-cent-un, etc.), 3
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chainage, lO
chaine, l0
chainer, l0
chainetier, lO
chainette, lO
chaineur, 1O

chainier, 1O

chainiste, 1O

chainon, lO
chanceler, chancèle (je), etc., 2
chancèlement, 2
* charriot
+ charriotage
chasse-marée (un),

des chasse-marées, 1l
chasse-mouche (un),

des chasse-mouches, I I
chasse-neige (un), des chasse-neiçs, I I
chasse-pierre (un), des chasse-pierres, 1 I
chauffe-lit (un), des chauffe-lits, I I
chauffe-assiette ( un),

des chauffe-assiettes, I I
chauffe-bain (un), des chauffe-bains, 1l
chauffe-eau (un), des chauffe-eaux, I I
chauffe-pied (un), des chauffe-pieds, 11

chauffe-plat (urr), des chauffe-plats, l1
+ chaussetrappe
chauvesouris, l2
chébec, l3
chéchia, 13
cherry (un), des cherrys, l3
chevreter, chevrète (je), etc., 2
chichekébab (un), des chichekébabs, l3
chiqueter, chiquète (Je), etc., 2
chowchow (un), des chowchows, l3
chronométrer, chronomètrerai (je), etc., I
[ciao, uoir tchao]
ci-git, lO
cicérone, l3
cigûe, 6
cinéclub, 12
ciseler, cisèle (je), etc., 2
cisèlement, 2
claqueter, claquète (je), etc., 2
claveter, clavète (je), etc., 2
clergrman (un), des clergmans, 13
cliqueter, cliquète (je), etc., 2
cliquètement, 2

L e s r ectTfi-cations de I' or tho g r ap I ru: t I t t -l r ançais

clochepied (à), 12
cloitre, 1O

cloitrer, l0
coach (un), des coachs, l3
cogérer, cogèrerai (je), etc., I
colleter, collète (Je), etc., 2
* combattif
+ combattivité
commérer, commèrerai (je), etc., I
comparaitre, comparait (il),

comparaitrai (je), etc., lO
compéter, compèterai (Je), etc., I
complait (il), lO
complètement (nom), I
compléter, complèterai (je), etc., I
compte-fil (un), des compte-fils, l l
compte-goutte (un),

des compte-gouttes, 1l
compte-tour (un), des compte-tours, l1
concéder, concèderai (je), etc., 1

concélébrer, concélèbrerai (je), etc., I
concréter, concrèterai (je), etc., I
condottière (un), des condottières, l3
confédérer, confédèrerai (je), etc., I
conférer, confèrerai (ie), etc., I
confetti (un), des confettis, l3
conglomérer, conglomèrerai (je), etc., 1

congrument, lO
connaitre, connait (il), connaitrai (Je),

etc., l0
conquistador (un),

des conquistadors, 13
considérer, considèrerai (je), etc., I
contigùe (adjectif féminin), 6
contigùité, 6
continument, lO
contr(e)- Ies composés de cette prépositlon

s'écrivent soudés (contrejour,

controlfensiue, etc.), I 2
contremaitre, contremaitresse, lO
coopérer, coopèrerai (je), etc., I
coposséder, copossèderai (Je), etc., I
coqueter, coquète (je), etc., 2
cordeler, cordèle (je), etc., 2
corolaire, 9
corole, 9
corréler, corrèlerai (Jc), ctr:. I
corseter, corsète (je), etc.', 2

Ltste des graphles rectlftées

coupe-gorge (un), des coupe-gorges, I 1

coupe-papier (un), des coupe-papiers, 1l
coupleter, couplète (je), etc.,2
cout, lO
coutant, lO
couter, 10
couteusement, lO
couteux, l0
couwepied, l2
covergirl (une), des covergirls, 13
cowboy (un), des cowboys, 13
craqueler, craquèle (je), etc., 2
craquèlement, 2
craqueter, craquète 0e), etc., 2
craquètement, 2
crècerelle, I
crécher, crècherai (Je), etc., I
crémer, crèmerai (je), etc., I
crèmerie, I
crènelage, I
crèneler, crénèle (je), etc., I, 2
crènelure, I
créner, crènerai (Je), etc., I
crescendo (un), des crescendos, 13

crèteler, crétèle (Je), etc., 1, 2
crève-cæur (un), des crève-cæurs, I I
crève-vessie (un), des crève-vessies, I I
critérium, l3
crochepied, l2
crocheter, crochète (je), etc., 2
croit (nom), 10
croitre, croitrai (Je), etc., lO
croquemadame, 12
croquemitalne, 12
croquemonsieur, l2
croquemort, 12
crosscountry (un), des crosscountrys, 13

croute, 1O

crouter, 1O

crouteux, lO
crouton, l0
crument, lO
+ cuisseau [cuissotl
cure-dent (un), des cure-dents, I I
cure-ongle (un), des cure-ongles, 1 I
cure-oreille (un), des cure-oreilles, I I
cure-pipe (un), des cure-pipes, I I
cureter, curète (je), etc.,2

curriculum (un), des curriculums,
cutiréaction, 12
cuveler, cuvèle (Je), etc., 2
cuvèlement. 2

dansoter, 7
débatteur, 13
déblatérer, déblatèrerai (Je), etc., I
déboitement, lO
déboiter, lO
débosseler, débossèle (je), etc., 2
décacheter, décachète fie), etc., 2
décapeler, décapèle (je), etc., 2
décarreler, décarrèle (Je), etc., 2
décéder, décèderai (je), etc., 1

décélérer, décélèrerai (je), etc., I
décérébrer, décérèbrerai (Je), etc., I
décerveler, décervèle (je), etc., 2
déchainement, lO
déchainer, lO
décheveler, déchevèle (je), etc., 2
déchtqueter, déchiquète (je), etc., 2
* déciller ldessiller]
déclaveter, déclavète (je), etc., 2
décliqueter, décliquète (je), etc., 2
décolérer, décolèrerai (je), etc., 1

décolleter, décollète (je), etc., 2
déconsidérer, déconsidèreral [ie), etc., I
décrescendo (un), des décrescendos, 13

décréter, décrèterai (Je), etc., I
décroit (nom), lO
décroitre, décroit (i1), décroitrai (Je), fO
décrouler, lO
déféquer, défèquerai (je), etc., 1

déférer, défèrerai (je), etc., I
déficeler, déficèle (Je), etc., 2
défraichir, lO
dégénérer, dégénèrerai (je), etc., I
dégiter, lo
dégoter, 7
dégout, lO
dégoutamment, 1O

dégoutant, 10
dégoutation, lO
dégouter, lO

I

I
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dégraveler, dégravèle (Je), etc., 2
déléatur (un), des déléaturs, l3
déléguer, délèguerai (je), etc,, I
délibérer, délibèrerai (Je), etc., I
délirium trémens, 13
démoucheter, démouchète (ie), etc., 2
démuseler, démusèle (je), etc., 2
déniveler, dénivèle (je), etc., 2
dénivèlement, 2
denteler, dentèle (je), etc., 2
dentelier, dentelière, 5
dépaqueter, dépaquète (je), etc., 2
déplait (il), lO
déposséder, dépossèderai (je), etc., I
dépoussiérer, dépoussièrerai [e), etc., I
dépuceler, dépucèle (je), etc., 2
dérèglementation, I
dérèglementer, I
dérégler, dérèglerai (je), etc., I
dériveter, dérivète (je), etc., 2
désaciérer, désacièrerai (je), etc., I
désaérer, désaèrerai (je), etc., I
désagréger, désagrègerai (je), etc., I
désaliéner, désaliènerai (je), etc., I
désaltérer, désaltèrerai (Je), etc., 1

désenchainer, lO
désensorceler, désensorcèle (Je), etc., 2
désespérer, désespèrerai fie), etc., I
déshydrogénea déshydrogènerai (je),

etc., I
déshlpothéquer, déshypothèquerai (je ),

etc., I
désidérata (un), des désidératas, l3
désintégrer, désintègrerai (Je), etc., I
désoxygéner, désoxygènerai (je), etc., I
dessécher, dessècherai (je), etc., I
dessemeler, dessemèle (je), etc., 2
ldessiller, uoir décillerl
dessouler, lO
dételer, détèle (je), etc., 2
dictat (un), des dictats, 13
diésel, 14
diéser, dièserai (je), etc., t
différer, diffèrerai (je), etc., t
digérea digèrerai (Je), etc., I
dilacérer, dilacèrerai (je), etc., t
dime, lO
dinatoire. 10

Le s r e ctlftcatto ns de I' o r tho g r a p I u : t I r t .J' r a nçais

dinée, 1O

diner (verbe et nom), 1O

dinette, lO
dineur, lO
dineuse, l0
* disacarride
disparaitre, disparait (il),

disparaitrai (je), etc., lO
disséquer, dissèquerai (je), etc., L

* dissout [dissous, p.p.]
dompte-venin (un), des dompte-venins, I I
* douçâtre
dument (adverbe), lO
duodénum, l3
duplicata (un), des duplicatas, l3
dussè-je, I
duveter, duvète (Je), etc., 2

ébiseler, ébisèle (j'), etc.,2
ébouqueter, ébouquète (j'), etc., 2
ébrécher, ébrècherai (j'), etc., f
écheler, échèle (J'), etc., 2
écheveler, échevèle (j'), ete., 2
écolleter, écollète (j'), etc., 2
écrémer, écrèmerai (j'), etc., I
écroutage, lO
écroutement, lO
écrouter, 10
écrouteuse, lO
Ieczéma, uoir exémal
édelweiss, l3
électroaimant, 12
électrocardiogramme, I 2
+ embattre
emboitable, lO
emboitage, lO
emboitement, lO
emboiter, lO
emboiture, lO
embotteler, embottèle (j'), etc., 2
embuche, l0
émécher, émècherai (j'), etc., I
émoucheter. émouchète (j'). etc.. Z
empaqueter, empaquète (j'1, etc., Z
empiètement, I

Llste des graphtes rectif,lées

empiéter, empièterai (j'), etc., t
emporium (un), des emporiums, 13
emporte-pièce (un),

dcs cmporte-pièces, I I
empoussiérer, empoussièrerai ['), etc., I
encas (nom), l2
enchalnement, lO
enchainer, lO
encliqueter, encliquète (i'), etc., 2
encloitrer, 1O

encroutement, lO
encrouter, lO
enfaiteau, lO
enfaitement, lO
enfaiter, 10
enficeler, enficèle (J'), etc., Z
enfiéwer, enfièwerai U'), etc., f
enflécher, enflècherai (j'), etc., f
enfutage, lO
enfutel lO
engrumeler, engrumèle (j'), etc., 2
enjaveler, enjavèle fi'), etc., 2
ensorceler, ensorcèle (J'), etc., 2
ensorcèlement, 2
enténébrer, enténèbrerai (J'), etc., t
entête (nom), 12
entr(e)- les composés de cette préposition

s'écrivent soudés (entraide,
entretemps,etc.), l2

entrainable, 1O

entrainant, l0
entrainement. lO
entrainer, lO
entraineur, lO
entrevouter, lO
énumérer, énumèrerai û'), etc., t
envoutant, lO
envoutement, 10
envoutet lO
envouteur, lO
épanneler, épannèle (j'), etc., 2
épeler, épèle (J'), etc., 2
épinceter, épincète (j'), etc., 2
épitre, 1O

épousseter, époussète (j'), etc., 2
errata (un), des erratas, 13
erratum (un), des erratums, l3
espérer, espèrerai (j'), etc,, t

,ef
essuie-glace (un), des essuie-glaces, I I
essuie-main (un), des essuie-mains, 1l
essuie-tout (un), des essuie-touts, I I
et est précédé et suivi d'un trait d'union

dans les numéraux cornposés (uingt-
et-un. etc,l,3

etcétéra, l4
étinceler, étincèle (j'), etc., 2
étincèlement, 2
étiqueter, étiquète (i'), etc.,2
étouffe-chrétien (un),

des étouffe-chrétiens, I I
eussè-je, I
évènement, 1

évènementiel, I
éviscérer, éviscèrerai (j'), etc., I
exagérer, exagèrerai (J'), etc., I
exaspérer, exaspèrerai 0'), etc,, I
excéder, excèderai (J'), etc., f
excréter, excrèterai (j'), etc., t
exéat (un), des exéats, 13
exécrer, exècrerai (J'), etc., I
* exéma leczérll'al
* exémateux [eczémateux]
exéquatur (un), des exéquaturs, l3
exhéréder, exhérèderai (j'), etc., f
exigùe (adJectif féminin), 6
exigùité, 6
exit (un), des exits, 13
exonérer, exonèrerai (J'), etc., 1

extra les composés de cet élément
s'écrivent soudés (extraterr e stre,
etc.), l2

exubérer, exubèrerai (J'), etc., I
exulcérer, exulcèrerai (j'), etc., I
exvoto (un), des exvotos, 13

facsimilé (un),des facsimilés,
fairplay, 13
faitage, l0
faite, 1O

faiteau, lO
faitier, 10
faitout (un), des faitouts, l2
fayoter, T

l3
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fédérer, fédèrerai (je), etc., t
féérie, l4
ferry (un), des ferrys, 13
feuilleter, feuillète (je), etc., 2
fèverole, I
ficeler, ficèle (je), etc., 2
flash (un), des flashs, l3
flécher, flècherai (je), etc., I
fleureter, fleurète (je), etc., 2
flute, lO
fluté, lO
fluteau, lO
fluter, lO
flutiau, 1O

flutiste, lO
fonctionalisme, 14
fraiche (adjectif féminin et nom), l0
fraichement, lO
fraicheur, lO
fraichin, l0
fraichir, l0
frisoter, 7
frisotis, 7
fréter, frèterai (je), etc., I
froufrou, 12
f11ms-cigare (un), des fume-cigares, I I
fume-cigarette (un),

des fume-cigarettes, I I
fumerole, 9
funky (un), des funkys, l3
fureter, furète (je), etc., 2
fuseler, fusèle (je), etc., 2
fussè-je, I
fut (nom), lO
futier, 10

gageùre, 6
gagman (un), des gagmans, l3
gagne-pain (un), des gagne-pains, I I
gâgnepetit (un), des gâgnepetits, 12
gaiement ou gaiment, 1O
gaieté ou gaité, l0
galéjer, galèJerai (je), etc., I
galérer, galèrerai (je), etc., I

Le s r e cttficatio ns de I' o r tho g r ap I rc d u. f r ançats

garde-barrière (un),
des garde-barrières, I I

garde-boue (un), des garcle-boues, I I
garde-chasse (un), des garde-chasses, I I
garde-malade (un), des garde-malades, I I
garde-manger (un), des garde-mangers,

etc., I I
gâte-métier (un), des gâte-métiers, I I
gâte-papier (un), des gâte-papiers, I I
gâte-sauce (un), des gâte-sauces, 1 I
gazole, 13
gélinotte, 13
générer, génèrerai (je), etc., I
gentleman (un), des gentlemans, 13
gérer, gèrerai (je), etc., I
lgésir. uoir il git, ci-gitl
lghilde, uoir guildel
girole, I
git (il), 1o
gite, l0
gitea 1O

gléner, $ènerai (je), etc., I
globetrotteur, l3
gobe-mouche (un), des gobe-mouches, I I
gobeter, gobète (je), etc., 2
golden (une), des goldens, 13
goulument, l0
gout, l0
gouter (verbe et nom), 1O
gouteur, 1O
gouteux, lO
graffiti (un), des graffitis, 13
gratte-ciel (un), des gratte-ciels, l I
gratte-cul (un), des gratte-culs, I I
€fatte-papier (un), des gratte-papiers, 11

gratte-pied (un), des gratte-pieds, I I
gratteler, grattèle (je), etc., 2
grelotement, 7
greloter, 7
greneler, grenèle (Je), etc., 2
gréser, grèserai (je), etc., 1

grille-pain (un), des grille-pâins, I I
griveler, grivèle (je), etc., 2
grole, I
grommeler, grommèle (je), etc., 2
grommèlement, 2
grumeler, grumèle (Je), etc., 2
gruppetto (un), des gruppettos, l3

Llste des graphies rectlfiées

guibole, I
guide-fil (un), des guide-fils, 1l
+ guilde tghildel
guillemeter, guillemète (Je), etc., 2

hache-paille (un), des hache-pailles,
hache-dande (un), des hache-viandes,
hacheJégume (un), des hache-légumes,
handball, 13
harakirt, l3
harceler, harcèle (j'), etc., 2
hautparleur, l2
hébètement, I
hébéter, hébèterai (j'), etc., t
héler, hèlerai (J'), etc., I
hifi, 13
hitparade, l3
hobby (un), des hobbys, l3
holdup, l3
homéo lhomceo-1, l3
hoqueter, hoquète (Je), etc., 2
hors-bord (un), des hors-bords, I I
hors-Jeu (un), des hors-Jeux, I I
hors-texte (un), des hors-textes, I I
hotdog (un), des hotdogs, 13

huitre. l0
huitrier, l0
huitrière, lO
hydroélectrique, I2
hydrogéner, hydrogènerai (J'), etc., I
hypothéquea hypothèquerai (J'), etc.,

2l

imbrulé, lO
impétrer, impètrerai (j'), etc., f
imprégner, imprègnerai (j'), etc., I
imprésario (un), des imprésarios, 13
imprimatur (un), des imprimaturs, 13
in-folio (un), des ln-folios, l3
in-octavo (un), des in-octavos, l3
in-plano (un), des in-planos, l3
in-quarto (un), des in-quartos, l3
incarcérer, incarcèrerai 0'), etc., I
incinérer, incinèrerai (j'), etc., I
lncipit (un), des incipits, l3
incongrument, 1O

indifférer, indiffèrerai (Je), etc., I
indument (adverbe), lO
tnférer, infèrerai (J'), etc., I
infra les composés de cet élément

s'écrivent soudés (iryfrdsonore, etc. ), I 2
ingérer, ingèrerai (J'), etc., I
* innommé
inquiéter, inquièterai (j'), etc., I
insérer, insèrerai (j'), etc., I
intégrer, intègrerai (J'), etc., 1

intercéder, intercèderai (j'), etc., 1

interférer, interfèrerai (j'), etc., 1

interpeler, 5
interpénétrer (s'), interpénètrerons

(nous nous), etc., I
interpréter, interprèterai (J'), etc., I
intra les composés de cet élément

sécrivent soudé s (tntrarxulaire, etc. ), I 2
invétérer, invétèrerai (J'), etc., I
itérer, itèrerai (j'), etc., I

J
jarreter, Jarrète (je), etc., 2
javeler, javèle (je), etc., 2
jazzman (un), desJazzmans, l3
jean (un), desjeans, l3
iéjunum, l3
Jeuner, 1O

jeuneur, 10

Joailler, 8
jumeler, jumèle (Je), etc,, 2

ll
ll
ll

I
i$ou, 14
ile, 10
ilet, lO
ilien, 10
ilot, lO
ilotage, lO
ilotier, lO
+ imbécilité

I
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kakémono, 13
kibboutz (un, des), l3
kidnappeur, 14
kifkif, 12
kilométrer, kilomètrerai (je), etc., I
knockout (un), des knockouts, 13
ksar (un), des ksars (<lieu fortifié>),

L
lacérer, lacèrerai (Je), etc., I
laiche, lO
laissé (p.p.) suivi d'un infinitif est

invariable. 4
Iarrce-flamme (un), des lance-flammes, I I
Iance-pierre (un), des lance-pierres, I I
land (un), des lands, l3
langueter, languète (je), etc., 2
lapilli (un), des lapillis, l3
largo (un), des largos, 13
lasagne (une), des lasagnes, 13
latifundium (un), des latifundiums, l3
lavatory (un), des lavatorys, l3
lave-linge (un), des lave-linges, I I
lave-main (un), des lave-mains, I I
lave-tête (un), des lave-têtes, I I
lave-vaisselle (un),

des lave-vaisselles, I I
lazzi (rnJ, des lazzis, l3
leadeur, l4
lécher, lècherai (je), etc., I
légato (un), des légatos, 13
légiférer, légifèrerai (je), etc., I
léguer, lèguerai (je), etc., I
leitmotiv (un), des leitmotivs, 13
lento (un), des lentos, 13
léser, lèserai (je), etc., I
lève-glace (un), des lève-glaces, I I
* levreau llewautl
libérer, libèrerai (Je), etc., I
libretto (un), des librettos, l3
lied (un), des lieds, l3
lieudit, l2
li (un), des lis (<mesure>), l3
lignerole, 9

Les r ectlficatlons de I' orthog raphe du Jrançats

linoléum, l3
lisérer, lisèrerai (je), etc., I
litchis (<fruib), 13
lobby (un), des lobbys, l3
lockout (un), des lockouts, 13
lombago, l3
lorry (un), des lorrys, l3
louveter, louvète (je), etc., 2

13 lunch (un), des lunchs, l3
lunetier, 5

macaroni (un), des macaronis, 13
macérer, macèrerai (je), etc., I
maelstrom, 13
mafia, l4
maitre, lO
maitresse, lO
maitrisable, lO
maitrise, l0
maitriser, 1O

majong [mah-jong], 13
malfamé, 12
manageur, 14
mange-disque (un), des mange-disques,
mangeoter, 7
mangetout (un), des mangetouts, l2
maniérer, manièrerai (je), etc., I
maraichage, lo
maraicher, 10
maraichin, l0
marengo (un), des marengos, 13
marguiller, S

mariole,9
markéting, 13
marqueter, marquète [le), etc., 2
martèlement, 2
match (un), des matchs, l3
maxima (un), des maximas, 13
maximum (un), des maximums, l3
mécher, mècherai [ie), etc., I
méconnaitre, méconnait (il),

méconnaitrai (je), etc., lO
média (un), des médias, l3
méhalla, 13
méhari (un), des méharis, 13

I.l.s/r, rlr'.s g raphles rectlflées

nréllrnélo, l2
mi:rnento, 13
mérnorandum (un),

des mémorandums, l3
mésinterprétel mésinterprèterai (Je),

etc., I
+ messoir [messeoir]
métrer, mètrerai (Je), etc., 1

millefeuille (un), des millefeuilles, l2
millepatte (un), des millepattes, 12
millepertuis (un, des), 12
mille est précédé et suivi d'un tralt d'union

dans les numéraux composés (deux-

mtlle-cent, etc.),3
minichaine, lO, l2
minima (un), des minimas, 13
minimum (un), des minimums, 13

mire-ceuf (un), des mire-æufs, I I
mi:reur, 14
modérer, modèrerai (je), etc., I
moleter, molète (Je), etc., 2
* monosaccaride
monte-charge (un), des monte-charçs, 11

monte-pente (un), des monte-pentes, l1
monte-plat (un), des monte-plats, I I
monte-sac (un), des monte-sacs, 11

morccler, morcèle (Je), etc., 2
morcèlement, 2
morigéner, morigènerai (Je), etc., 1

motocross (un. des), l3
moucherole, 9
moucheter, mouchète (Je), etc., 2
mout, lO
mugueter, muguète (Je), etc., 2
mure (nom et adjectif féminin), lO
mu (p.p.), lO
murement, lO
murier, 1O

murir, lO
murissage, lO
murissement, l0
murlsserie, lO
muron, lO
museler, musèle (je), etc., 2
musèlement,2
muserole, 9
musli lmueslil, l3

nævus (un, des), 13
naitre, nait (il), naitrai (Je), etc., 10
* nénufar
nickeler, nickèle (Je), etc., 2
nirvana, l3
niveler, nivèle (je), etc., 2
nivèlement, 2
noroit (vent), 10
nova {une), des novas, l3
nucléus (un, des), l3
nument (adverbe), lO
nursery (une), des nurserys, 13

obérer, obèrerai fi'), etc., I
oblitérer, oblitèrerai (j'), etc., f
obséder, otrsèderai (j'), etc., I
obtempérer, obtempèrerai (j'), etc., I
oculus (un, des), l3
offset (un), des offsets, 13

+ ognon
* ognonade
+ ognonière
oiseler, oisèle (j'), etc., 2
ohm (un), des ohms, 13
oligoélément, 12
opérer, opèrerai (J'), etc., f
oppidum (un), des oppidums, 13
optlmum (un), des optimums, 13
ordo (un), des ordos, l3
ossobuco (un), des ossobucos, l3
otorhinolaryngologie, I 2
oued (un), des oueds, l3
ouillère [ouillière], 8
ouwe-boite (un), des ouwe-boites, 10,

ouwe-bouteille (un),
des ouwe-bouteilles, I 1

ouwe-gant (un), des ouwe-gants, 11
ouvre-huitre {un), des ouwe-huitres, lO,
oxygéner, oxygènerai (J'), etc., t

11

ll

lt
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paélia [paella], l3
+ pagaille [pagaïe ou pagayel
pagus (un, des), 13
pailleter, paillète (je), etc., 2
paitre, pait (il), paitrai (je), etc., 1O
panteler, pantèle (Je), etc., 2
paqueter, paquète (ie), etc., 2
parabellum (un), des parabellums, 13
paraitre, parait (il),

paraitrai (Je), etc., 10
pare-brise (un), des pare-trrises, I I
pare-choc (un), des pare-chocs, I I
pare-soleil (un), des pare-soleils, I I
parqueter, parquète (je), etc., 2
partita (une), des partitas, 13
passe-boule (un), des passe-boules, I I
passe-crassane (une),

des passe-crassanes, I I
passepartout (un), des passepartouts, 12
passepasse, 12
passetemps, l2
passe-thé (un), des passe-thés, l1
pécher (<commettre une faute>),

pècherai (je), etc., I
pècheresse, I
pédigrée, 13
pêlemêle, l2
pelleter, pellète (Je), etc., 2
pénalty (un), des pénaltys, I3
pénétrer, pénètrerai (Je), etc., I
pèperin, I
péquenaud ou péquenot, I
perce-neiç (un ou une),

des perce-neiges, I I
perce-oreille (une), des perce-oreilles, ll
perce-pierre (un), des perce-pierres, I I
pérestroïka, l3
perpétrer, perpètrerai (je), etc., I
persévérer, persévèrerai (je), etc., I
+ persifflage
* persiffler
* persiffleur
pèse-bébé (un), des pèse-bebés, I I
pèseJettre (un), des pèse-lettres, I I
pèse-vache (un), des pèse-vaches, etc., I I
péséta, l3

Les rectlflcattons de I'orthographe duJrançals

péso, l3
pestiférer, pestifèrerai (Je), etc., I
péter, pèterai (je), etc., I
petit-maitre, lO
petite-rnaitresse, l0
phylloxéra, l3
phylum (un), des phylums, l3
piéger, piègerai (je), etc., I
piéta, l3
piètement, I
piéter, pièterai (je), etc., I
pince-fesse (un), des pince-fesses, l l
pingpong, 13
pinup (une), des pinups, l3
pipeline, l3
pique-assiette (un),

des pique-assiettes, I I
pique-bæuf (un), des pique-bæufs, I I
pique-feu (un), des pique-feux, I I
piquenique, 12
piqueniquer, l2
piqueteç piquète (je), etc., 2
piqure, lO
pirojki (un), des pirojkis, 13
pisse-froid (un), des pisse-froids, I I
pisse-vinaigre (un),

des pisse-vinaigres, I I
pizzicato (un), des pizzicatos, l3
placébo, 13
plait (il), lO
platebande, 12
plateforme, 12
playback (un), des playbacks, 12
pleure-misère (un),

des pleure-misères, 1l
pocheter, pochète (Je), etc., 2
poètereau, I
policeman (un), des policemans, 13
+ polysaccaride
pommeler (se), pommèle (je me), etc., 2
ponch lpunch] (<boisson>), l3
pondérer, pondèrerai (je), etc., I
porte-avion (un), des porte-avions, I I
porte-bonheur, des porte-bonheurs, I I
porte-drapeau (un),

des porte-drapeaux, I I
porte-Jarretelle (un),

des porte-jarretelles, I I

Llste des graphies rectlfiées

porteclé, l2
portecrayon, 12

lrortemine, l2
portemonnaie, 12
porteplume, 12
portevoix, 12
posséder, possèderai (Je), etc., 1

postcure, l2
potpourri (un), des potpourris, 12
poucepied, 12
pouding, 14
pourlécher, pourlècherai (Je), etc., I
pousse-café (un), des pousse-cafés, I I
pousse-caillou (un),

des pousse-cailloux, I I
poussepousse, l2
précéder, précèderai (je), etc., I
prédécéder, prédécèderai (je), etc., I
préférer, préfèrerai (Je), etc., I
presqu'ile, lO
presse-citron (un),

des presse-citrons, I I
presse-fruit (un), des presse-fruits, I I
presse-papier (un),

des presse-papiers, I 1

procéder, procèderâi (je), etc., I
proférer, profèrerai (Je), etc., I
professionalisme, l4
proliférer, prolifèrerai (je), etc., I
proportionalité, l4
prorata (un), des proratas, 13
proscénlum (un), des proscéniums, l3
prospérer, prospèrerai (je), etc., I
protège-dent (un),

des protège-dents, I I
protéger, protègerai (je), etc., I
* prudhommal
* prudhomme
* prudhommie
prunelier, 5
lpudding, uoir poudingl
puiné, lO
puissè-je, I
pullover, l3
lpunch (<boisson>), uoir ponch]

quartier-maitre,
québécois, l4
quincailler, 8
quotepart, 12

rabat-Joie (un), des rabat-joies, l1
radioactif, 12
radioactivité, 12
raffuter, lO
rafraichir, lO
rafraichissement, lO
ragout, lO
ragouter, lO
ramasse-miette (un),

des ramasse-miettes, I I
ramasse-monnaie (un),

des ramasse-monnaies, I I
ramasse-poussière (un),

des ramasse-poussières, I I
ranch (un), des ranchs, l3
rapiécer, rapiècerai (je), etc., I
râse-motte (un), des rase-mottes, I I
rase-pet (un), des rase-pets, I I
rasséréner, rassérèneral (Je), etc., I
+ rassoir [rasseoirl
rateler, ratèle (Je), etc., 2
ravioli (un), des raviolis, l3
réaffuter, lO
réaléser, réalèserai (je), etc., I
réapparaitre, réapparait (tl ),

réapparaitrai (je), etc., 1O

rebéquer, rebèquerai (Je), etc., I
rebruler, lO
recacheter, recachète (je), etc., 2
recarreler, recarrèle (Je), etc., 2
recéder, recèderai (je), etc., 1

recéler, recèlerai (je), etc., I
recépage, l3
recépée, l3
recéper, Je recèperai, etc., I
réclusionnaire, 14
recomparaitre, recomparait (il ),

recomparaitrai (je), etc., lO

lo

/t

r
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reconnaitre, reconnait (il),
reconnaitrai (Je), etc., 1O

reconsidérer, reconsidèrerai (je), etc., I
recordman (un), des recordmans, 13
recroitre, recroit (il), recroitrai (Je), etc.,

recru (p.p.), 10
récupérer, récupèreral (Je), etc., I
référendum, l3
référer, réfèrerai fie), etc., I
refléter, reflèterai (je), etc., I
réfrènement, I
réfréner, réfrènerai (Je), etc., I
réfrigérer, réfrigèrerai (je), etc., t
régénérer, régénèrerai (Je), etc., I
règlementaire, I
règlementairement, I
règlementation, I
règlementer, I
régler, rè$erai (Je), etc., I
régner, règnerai (Je), etc., I
réincarcérer, réincarcèrerai (Je), etc., I
réinséret réinsèrerai (Je), etc., 1

réintég5er, réintègrerai (je), etc., I
réinterpréter, réinterprèterai (Je), etc., I
réitérer, réitèrerai (je), etc., I
reitre, lO
* relai
reléguer, relèguerai fie), etc., I
remboltage, 1O

remboitement, l0
remboiter, 1O

rempaqueter, rempaquète (Je), etc., 2
rempiètement, I
rempiéter, rempièterai (Je), etc., I
remue-ménage (un),

des remue-ménages, I I
remue-méninge (un),

des remue-méninges, 11
rémunérer, rémunèrerai (Je), etc., I
renaitre, renait (il),

renaitrai (Je), etc., lO
renchalner, 1O

renfaitage, l0
renfaiter, lO
rengréner, rengfènerai (Je), etc., I
renouveler, renouvèle (le), etc., 2
renouvèlement, 2
réopérer, réopèrerai (Je), etc., 1

Les r ectlficatlons de l' orthog raphe du françats

repaitre, repatt (il), repaitrat (le), ete., lO
reparaitre, reparait (il), reparaitrai (Je),

etc., l0
repérer, repèrerai (Je), etc., t
répéter, répèterai (je), etc., I
repose-pied (un), des repose-pieds, I I
repose-tête (un), des repose-têtes, I I
réséquer, résèquerai (Je), etc., I
ressemeler, ressemèle (Je), etc., 2
rétrocéder, rétrocèderai (Je), etc., 1

révéler, révèlerai (Je), etc., I
réverbérer, réverbèrerai Ue), etc., I
révérer, révèrerai (je), etc., I
révolver, 13
révolvériser, 13
rince-bouche (un),

des rlnce-bouches, I 1

rince-bouteille (un),
des rince-bouteilles, I I

rince-doigf (un), des rince-doigts, 1l
riveter, rivète (je), etc., 2
ræsti, 13
rogne-pied (un), des rogne-pieds, 1l
rondpoint, 12
rouspéter, rouspèterai (je), etc., I
rousserole, 9
rugbyman (un), des rugbymans, 13
ruisseler, ruissèle (Je), etc., 2
ruissèlement, 2
rush (un), des rushs, 13

+ saccarlne (et ses nombreux dérivés)
sagefemme, 12
sammy (un), des sammys, 13
sanatorium (un), des sanatoriums, l3
sandwich [un), des sandwichs, l3
sans-abri (un), des sans-abris, I I
sans-cæur (un), des sans-cæurs, I I
sanscrit, 13
sans-emploi (un), des sans-emplois, I I
sans-faute (un), des sans-fautes, 11

sans-gêne (un), des sans-gênes, I I
sati, lO
satisfécit (un), des satisfécits, l3
saufconduit (un), des saufconduits, l2

Ltste des graphles rectlftées

saute-mine (un), des saute-mines, I I
saute-ruisseau (un),

des saute-ruisseaux, I 1

sauteler, sautèle (Je), etc., 2
scampi (un), des scampis, 13
scénario (un), des scénarios, l3
sconse lskunks], 13
scooteur, 14
scotch (un), des scotchs, 13
scratch (un), des scratchs, 13
scutum (un), des scutums, 13
sèche-cheveu (un), des sèche-cheveux, I I
sèche-linge (un), des sèche-linges, I I
sèche-main (un), des sèche-mains, I I
sécher, sècherai (Je), etc., I
sècheresse, I
sècherie, I
secréter, secrèterai (Je), etc., 1

sécréter, sécrèterai (Je), etc., I
sélect (adjectif), l3
sempervivum (un), des sempervivums, l3
sèneçon, 13
sénescence, l3
sénestre, 13
sènevé, 1, 13
sénior, l3
séquoia, 13
sérapéum, 13
serpillère, B

serre-joint (un), des serre-joints, I I
serre-livre (un), des serre-liwes, I I
serre-papier (un), des serre-papiers, ll
serre-tête (un), des serre-têtes, I I
shampoing 14
shoping, 14
show (un), des shows, l3
sldecar, 13
sidérer, sidèrerai ffe), etc., I
siéger, siègerai (je), etc., I
sketch (un), des sketchs, 13

Iskunks, uotr sconse]
smash (un), des smashs, 13
snackbar, l3
solo (un), des solos, 13
sombréro, 13
soprâno (un), des sopranos, 13
sorgo, 13
+ sottie
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souffleter, soufflète (ie), etc.,2
souffre-douleur (un),

des souffre-douleurs, I I
soulard, lO
soulaud, l0
souler, l0
soulerie, lO
soulographe, l0
soulographie, lO
soulon, 1O

soulot, lO
soul [iwe], lO
sous-chef (un), des sous-chefs, 1 1

sous-entendu (un), des sous-entendus, ll
sous-faite (un), des sous-faites, 1O, 11

sous-titre (un), des sous-titres, 11

sous-maln (un), des sous-mains, 1l
soutra, lO
spaghetti (un), des spaghettis, l3
speakeur, 14
spéculum, 13
speech {un), des speechs, 13
sportsman (un), des sportsmans, 13
squatteur, l4
statuquo (un), des statuquos, 12
stérer, stèreral (je), etc., 1

stimulus (un, des), 13
stoupa, lO
striptease, 13
stripteaseur, 13
subalgùe (adjectif féminin), 6
subdéléguer, subdélèguerai (Je), etc., I
succéder, succèderai (Je), etc., I
suggérer, suggèrerai (Je), etc., t
sulky (un), des sulkys, etc., 13
superman (un), des supermans, l3
supernova (une), des supernovas, l3
suraigûe (adjectif féminin), 6
surcout, 1O

surcroit, 10
surement, 1O

surentrainement, 1O

surentrainer, l0
sureté, l0
suroit, 1O

surpiqure, lO
+ sursoir, Je sursoirai, etc.
symposium (un), des symposiums, l3

26
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tacheter, tachète (je), etc., 2
tagliatelles (des) ou taliatelle (une),

des taliatelles, 13
taille-crayon (un), des taille-crayons, ll
taille-racine (un), des taille-racines, 11
tamtam, 12
tapecul (un), des tapeculs, l2
tartignole, 9
tâte-vin (un), des tâte-vins, I I
tavaïole, 9
taveler, tavèle (Je), etc., 2
taxum (un), des taxums, 13
tchao (interJection), 14
téléfilm, 12
télémétrer, télérnètrerai (Je ), etc., I
tempérer, tempèreral (Je), etc., I
tempo (un), des tempos, 13
ténia, 13
tennisman (un), des tennismans, 13
téocalli, l3
tépidarium {un), des tépidariums, 13
terreplein, l2
têtebêche, 12
téter, tèterai 0e), etc., I
tèterelle, I
tholos (un, des), l3
thrilleur, 14
tire-lait (un), des tire-laits, I I
tire-fesse (un), des tire-fesses, I I
tire-flemme (un), des tire-flemmes, I I
tirebouchon, 12
+ tocade
toccata (une), des toccatas, 13
tohubohu, 12
tolérer, tolèreral (je), etc., I
tommy (un), des tommys, l3
ltoquade, uoir tocadel
tord-boyau (un), des tord-boyaux, I I
toréro, 13
torii (un), des toriis, 13
tory (un), des torys, 13
toume-disque (un), des tourne-disques, l l
toume-oreille (un), des tourne-oreilles, 11

tourne-vent (un), des tourne-vents, I I
tournedos, 12
trainage, lO

Les r ectlflcations de I' orthographe du Jrançals

trainailler, lO
trainard, 1O

trainasset lO
traine, 1O

traine-salate (wr), des traine-salates, lO, 11

traineau, lO
trainée, lO
trainement, l0
trainer, 10
traineur, 10
traintrain, 12
traitre, traitresse, I O

traitreusement, lO
traitrise, lO
transférer, transfèrerai (Je), etc., I
translittérer, translittèrerai 0e), etc., I
transparattre, transparait (il),

transparaitrai (je), etc., lO
tréfler, trèflerai (Je), etc., I
trémolo, l3
triclinium (un), des tricliniums, l3
triplicata (un), des triplicatas, 13
triséquer, trisèquerai (Je), etc., 1

trole, 9
trompeter, trompète (je), etc., 2
trouble-fête (un), des trouble-fêtes, I I
trousse-galant (un),

des trousse-galants, I I
trousse-pied (un), des trousse-pieds, Il
trousse-queue (un),

des trousse-queues, I I
tsétsé, 12
tue-chien (un), des tue-chiens, I I
tue-diable (un), des tue-diables, I I
tue-loup (un), des tue-loups, l l
tue-mouche (un), des tue-mouches, I I
tumulus (un, des), l3
tutti (un), des tuttis, 13

ulcérer, ulcèrerai (J'), etc., I
ultra Ies composés de cet élément

sécrlverrt soudes (trltrandeme, etc,), 12

underground (un), des undergrounds, 13

Llste des graphies rectlfiées

vadémécum (un), des vadémécums, 13
vanupied, 12
végéter, végèterai (ie), etc., I
vélum, l3
vénérer, vénèrerai (Je), etc., I
vènerie, I
* ventail [vantail]
vergeter, vergète {Je), etc., 2
vergeùre, 6
véto, 13
vldéocassette, I2
vide-cave (un), des vide-caves, I I
vide-ordure (un), des vide-ordures, 1 I
vide-poche (un), des vide-poches, l1
vide-pomme (un), des vide-pommes, 1l
vigFeter, vignète (je), etc., 2
vitupérer, vitupèrerai (Je), etc., I
vociférer, vocifèrerai (je), etc., I
volapuk, 13
voleter, volète (je), etc., 2
volètement, 2
volleyball, l3
volteface (une), des voltefaces, l2
voutain, 1O

voute, lO
vouter, 1O

wallaby (un), des wallabys, l3
wattman (un), des wattmans, l3
weekend (un), des weekends, 13
whisky (un), des whiskys, 13
winch (un). des winchs, 13

yachtman (un), des yachtmans,
yak, L4
yogourt, 14
yoyo (un), des yoyos, l2

zakouski (un), des zakouskis,
zarzuéla, 13
zébrer, zèbrerai (je), etc., I
zingaro (un), des zingaros, 13

13

13



CoruvrpnrAlRns cRrrl guns

Nous reprenons ci-après la liste des principes présentés aux pages I I et 12 pour les
commenter un à un.

l. Généralisation de la règle uè devant une syllabe muette>: on peut êerlre éuène-
ment comme auènement, lI cèdera comme il lèuerq, etc.

Exceptions:
a) les préfixes dé- et pré- (dégeler, préuenlr, etc.)
b) les é- initiaux (échelon, édredon, éIeuer, etc.)
c) médecin et médecine

Ce premier principe tente de promouvoir une règle générale, qui contnue néanmoins à
comporter un certain nombre d'exceptions. Il en subsiste trois types, Le premier con-
cerne les préfixes dé- et pré- (on dewait êcrlre dègeler, prèuenir si on sulvait la règle
générale); les secondes exceptions concernent les é- initiaux (on dewait écrlre èleuer);
la dernière exception est médecin, médecine, graphie trop bien ancrée dans I'usage
aux yeux des experts. Nous avons là un premier exemple de la démarche suivie par le
groupe de travail: tentative d'aménagement des zones où la variation est grande, tout
en respectant I'usage établi pour les graphies des mots courants. Cette démarche fait
perdurer les exceptions, ce qui est jugé illogique et regrettable par certains commen-
tateurs comme par certains usagers.

D'un point de vue sociolinguistique enfin, remarquons que ce n'est pas un hasard si le
rrrot médecln figure dans cette liste d'exceptions... comme si le prestige de la fonction
trouvait une juste expresslon dans le caractère exceptionnel et pérenne de la graphie!

2. Dans les verbes terminés à I'infinitif par'eler ou -eter, on favorisera la graphie
è quand la syllabe qui suit contient un e muet, plutôt que de redoubler la con-
sonne qui suit: tl détèle comme tl pèle, il époussète comme il achète, lI détèlera
comme tl pèlera, etc. Les dérivés en -ment s'alignent sur le verbe.

Exceptions:
Appeler, lnterpeler et jeter, ainsi que leurs familles, conservent le redoublement
de la consonne: j'appelle, tujettes, elle reJette, tu tnterpelleras, etc.

De nouveau, on voit apparaitre ici la double volonté ou le sens du compromis du
groupe d'experts: il s'agit de mettre en place des régularltés graphiques mais de respec-
ter I'usage dans des mots courants comme appeler etJeter où les graphies appèle ou

./ète udéfigurerâient> le mot. Ces deux exceptions persistent donc mais cette nouvelle
règle régularise une graphie qui concerne 2OO verbes environ et pour lesquels les dic-
tlonnaires se contredisent dans 257" des cas.

-
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9. On unit les numéraux composés par des traits d'union: utngt-et-un, deux-mtlle-
tr ols- cent- quqtr e, ete,

Ce principe régularise un ensemble de règles et de pratiques largement aléatoires.

4. Le participe passé de lalsser suivi d'un infinitif est toujours invariable: Ies
eryfants que tu as laissé partir.

Cette règle est déjà mise en pratique par de nombreux usagers et enseignants. Dans
le canton de Vaud, un <Arrêté relatif à la simplificatlon de I'enseignement de la
syntaxe du français> (féwier 19Ol) va même plus loin que la règle ci-dessus et il
permet déjà I'invariabilité du participe passé construit avec auolr et suivi d'un infi-
nitif.tt Il en va de même dans le canton de Neuchâtel, où certaines fiches de révision
orthographique de l'école secondaire édictent la règle de I'invariabilité du participe
passé conJugué avec avoir quand il est suivi d'un infinitif sans préposition, en con-
tradiction flagrante avec la règle traditionnelle qui veut que le participe s'accorde
avec le complément d'obJet du verbe qui précède quand ul'être ou I'objet désignés
par ce complément font l'action exprimée par I'infinitif> (Le Bon usdge, 13"édition,
p. r339, S 915)!

5. Les consonnes t et I qui suivent un e muet restent simples: lunetier, prunelter,
tnter peler, de ntellè r e.

Cette série est extrêmement réduite. Les rectifications sont prises en compte par Ro-
bert (<on écrirait mieuxprunelien) et par le dictionnaire Hachette, qui, rappelons-le,
mentionne systématiquement les rectifications, mais non par Larousse, qui en reste à
lunetter, ntais prunelli,er et tnterpeller.

6. Le tréma est déplacé sur la lettre u prononcée dans les suites gue et gul (aigùe,
ambtgùe, ambigitité\.

Pas d'exceptions à cette règle... mais Robert et Larousse n'en tiennent aucun compte.
Pourquoi? Josette Rey-Debove et Béatrice Le Beau-Bensa s'en expliquent dans La ré-

Jorme de I'orthographe au banc d'essai du Robert: <<Le tréma est un signe très utile
qul sert à dissocier I'union de deux voyelles produisant d'habitude un seul son, comme
mais distinct de mats; [...]. La règle traditionnelle précise que ce signe doit figurer sur
la seconde voyelle (naï0, ce qui se vérifie dans aiguë, ctguë, etc. [En suivant les rectifi-
cationsl on se retrouve donc en présence de mais et de cigile qui obéissent à des rè$es
différentes, ce qui ne saurait constituer une simplification> {p. 9}.
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ljextslt:nce d'une seule rè$e (tréma sur la deuxième voyelle) semble préférable, en effet'

ll rr'cst pas sûr toutefois que les usagers s'appuient sur une telle logique dans l'utilisa-

llnrr rlc ce signe. En fait, ôn rencontre extrêmement souvent aigûe et jamais *ncifl ce

rprl l11d à niontrer quil existe un problème lié à la présence du tréma sur une lettre

rirrrr.(tc et que, du point de vue des usagers, on ne peut mettre dans la même catégorie

len grirlrhles ai et ue, Dans ce cas, les rectifications proposées rapprochent la graphie

rtr kr prononciation, ce qui est conforme à la logique du système alphabétique qui note

rrvrrrrt tout des phonèmes. cela constitue donc bien une simpliflcation.

{.lifturt au tréma de gageiire et argùer, ils doivent, selon le groupe d'experts du Con-

nlll supérieur de la langue française, permettre <d'éviter une prononciation fautive>,

I'irltst:trce de tréma ayant entrainé des prononciations conformes à la graphie eu:

lgrr3ynf ou gue [ange]. Les variantes qrguer etgageure, correspondant à la prononciation

irctuellement la plus courante risquent tout de même de s'imposer'

Z. Les verbes en -oter/-otter gardent deux t s'il existe un nom de la même famille
en -otte: botte > botter; calotte > calotter. On préfère la graphie simple lors-
que ce n'est pas le cas: danser > dansoter, ma.nger > mangeoter, cracher >

crachoter, neiger ) netgeoter, etc.

( tettr: règle fonctionne sur l'analogie entre base nominale et dérivé verbal, elle ne crée pas

rl'r'xr:e plions mais elle n'est pas non plus prise en compte par les dictionnaires Robert et

l,irr.russe. .La règle ptopo"é" pour uniformiser les verbes en -oter/-otter et leurs dérivés

cst rclressée au texicographe et non à l'usager qui ne serait pas en mesure de I'appliquer'

llllt: rrrêle des cas aussi différents que culotlculoter; culotte/culotter, tousser/toussoter
(li.rirlucntif péJoratifl; à vouloir trop simplifier, on risque de nêtre pas compris> {La
r(loirne de'I'àrthographe qu banc d'essai du Robert, p. lO). Il semble pourtant que la

liigle est simple, justement pour permettre aux usagers de l'appliquer!

g. La finale -illier est abandonnée au profit de la finale lller pour être conforme à la
prononciation de serpillèr e, quincaille r, j o aille r ( comme on écrit déj à p o ulalller'
uolatllerl.

( '(.ttc proposition s'applique à une série de mots très réduite. Elle n est pas non plus

r.r.prlsi pàr les dictionnaiies Larousse et Robert, pour ce dernier sous prétexte qu'elle

"*i t.nplimitée. Dans la prononciation, la fusion phonétique du i avec la consonne

r[rt 1trécède se rencontre également après gn: pourquoi donc ne pas pf,oposer aussi

iluTlctgner? On relèvera que les graphies qutnco,tlli.er etjoatllter s'expliquent par ana-

logle avec poissonnier ouplatrier, groseillter par analogie avecpommier, etc., et que

11'srrlflxe èn question connait de toute manière deux variantes: -ier dans pommler'

1ilutrter, -er dàns oranger, boulanger.Il semble que les experts aient simplement ici

i.hcrcher à rapprocher la graphie de Ia prononciation, mais sans prendre en compte

lcs urots comme châtalgnter.

rr Cette lnformation nous a été communiquée par Dominique Bétrlx-Kôhler
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9. On unifie la variation -olley'-ole des finales, en adoptant la seconde variante:
corole, girole, grole, gutbole, martole, etc.

Exceptions:
colle, folle, molle.

Cette proposition d'unification n est prise en compte systématiquement ni par Robert
ni par Larousse. La variatlon graphique pour ces mots exlste depuis de nombreuses
années. On trouve déJà en effet dans le Petit Larousse de l9O7 I'entrée double grole
ou grolle , qui perdure dans l'édition de 2001 . En revanche, dans l'édition de 1907 ne
figure que gutbolle, alors qu'on trouve gutbolle ou gulbole en 2001. Corole et girole
ne se trouvent, pour I'instant, ni dans le Robert ni dans le Larousse. Quant à arolle
(sorte d'arbre), nom à I'origine du topon5rme Arolla, on trouve une triple entrée dans
le Larousse 1996 (arol, arole os arolle), ramenée à une double en 20Ol larolle ou
arole). Robert mentionne arolle uar. arole. On voit que les deux dictionnaires tendent
vers une solution commune.

Trois exceptions persistent (colle,Jolle, molle), tant I'orthographe des mots monosyl-
labiques est difficile à changer. C'est la composante idéographique de I'orthographe
du français, c'est-à-dire I'importance de l'image du mot écrit, qui est soulignée par le
maintien de ces exceptions (c'est aussi cette composante qui rend difficile la suppression
des circonflexes dans les monosyllabes).

10. Les circonflexes disparaissent sur les lettres i eta: maltresse, couf, naitre, tle,
bruler,flute, etc.

Exceptions:
a) ils doivent figurer dans les terminaisons verbales du passé simple, du sub-

Jonctifimparfaitetplus-que-parfait: nousuîmes,uousltÉes,qu'ilatmât,qu'elle
eùt mangé, etc.
b) ils doivent figurer quand leur présence permet de lever une ambi$iité: du
patn et j'at dtt, iL crott et tl croît, une poule sur un mur etje suts srir'

Ce principe a heurté bon nombre d'usagers, comme en témoigpent les titres de plu-
sieurs articles. Il est wal que, comme l'écrit P. Gilliéron dans I Educateur (no l, février
1995), il est un peu choquant de lire <Nos maitresses et nos maitres prendront sure-
ment plusieurs de leurs diners sur une ile au mois d'aoutn. Si le groupe de travail ne
propose que la suppression sur ces deux voyelles, c'est que le circonflexe placé sur
les o, les a et les e indiquent parfois des différences de timbre dans la prononciation.
Le circonflexe semble en outre Jouer un rôle important dans I'image graphique du
français, tout au moins pour certaines personnes, par exemple celles qui sont portées
à voir dans le circonflexe de île un élément de motivation quasi iconique (le î ne fait-il
pâs penser à un palmler ou à un parasol...). Il est vrai aussi, cependant, que beaucoup
de circonflexes disparaissent dans les écrits quotidiens: combien de petntureJraiche,
chaines obligatotres, huttres, et autre mattriseJédérale ne tombent-ils pas sous nos
yeur? Il semble que l'absence du circonflexe soit particulièrement remarquable dans
les mots monosyllabiques écrits en caractères minuscules, et davantage sur le u que
sur le i, qui cornporte déJà un point. Les exceptions à cette règle de suppression sont
assez nombreuses car, pour ne pas dérégulariser les paradigmes de conjugaison (nous
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rrrttltlp(trnes mais *nous uimes), on a décidé de maintenir les circonflexes sur les i et

lrs u tlaus les formes verbales du passé simple, du subjonctif imparfait et plus-que-

lltrlirlt, De plus, par. crainte de I'ambigùité' on maintient le circonflexe quand il permet

r I'lr k'r r( lfler deux homophones.

I jolrst:rvation de I'usage et de son évolution actuelle dans les écrits formels et informels
sc r.évèlc particulièreirent intéressante à mener pour évaluer les restructurations des

grnrllrpres orthographiques liées aux accents, notamment à I'accent circonflexe' La

,,,r,,,,,il*aurr"a de"ces phénomènes de restructuration est nécessaire pour proposer de

uorrvclles normes orthographiques, même si on sait que toute intervention sur la langue

lr lu rlxrrte forcément des limites'

I l, Les noms composés formés, avec trait d'union, d'un verbe et d'un nom, ou d'une

préposition et à'un nom, s'alignent sur le singulier et le plurieldes mots simples,

à'"ia-ait" qu'ils prennent la marque du pluriel sur le second élément: un après'
mtdj, des après-mtdis, un sèche-cheueu, des sèche-cheueux, un arrière-gout,
des arrière-gouts, etc.

llxceptions:
a) les noms composés dont le deuxième terme commence par une rnajuscule
(des Prte-Dieul
b) leÂ composés dont le deuxième terme contient un article (des trornpe-l'cetl,
des trompe-la. mort\.

( tr: 1il.lnclpe a également heurté le sentiment linguistique de plusieurs usagers: cela signi-

llcralt-ll alors - ont remarqué certains - 
quon ne s'essule quune seule maln avec un

r,s.srrle-maln? eue pour se sècher les cheveux il faut au moins deuxsèche-cheueux?' etc.

( )t: tylle de réaction est intéressant car il montre deux conceptions bien différentes du

rrlriôomposé. Lune semble privilégier le référent, l'objet désigné, dans la mesure où

It, rnot sùs s renvoie à l'ob3ét unique, alors que le mot avec s renvoie à un ensemble

rlc ces obJets. lautre au coÀtraire èst plutôt sémantique que référentielle, c'est-à-dire

<1tr't:lle pii"itegi. le sens de la paraphrase définitionnelle en réduction que I'on peut

votr dans le mot composé. DanÀ ce cas, le.r de cheueux au singulier de sèche-cheueux

lrt.rrt ôtre ressenti comme logiquement indispensable, car un sèche-cheueux est bien
.tul ob.let qui sèche les cheveux>.

l,t1 groupe d'experts a surement sous-estimé le rôle de la conscience du sujet parlant
,.r1icloptant un principe simple, certes, mais qui ne tient pas compte du besoin de

rrrotlvaiion sémantiquequi, dans certains cas bien précis, lnspire les scripteurs quand

lls or.thographient lôs ttràt" 
"o-posés. 

Dans ces derniers en effet, le rapport entre le

ruot et lJréiérent est en général relativement motivé, et l'orthographe est un moyen

rl'r:xprlmer cette motivatiôn du sigpe. On remarquera tout de même que pour la ma-

lorttc des composés ce problème ne se pose pas et que Ia variation.graphique entre

ill.lonnaires 
""t 

t è" grande. Joseph Hanse, en 1987 déiàr', adopte, dans ce domaine,
(,rltilllres modifications orthographiques proposées par le Conseil international de la

Lrrr{ue française (CILF) et lâcadémie française.

l) ,1. llzrnse, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, Duculot, 1987 ' 2 édition'
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12. On favorise la soudure des mots composés lorsqu'ils sont formés:

. des prépositions contr(e)- et entr(e)* comme contrepouuolr, contrauts ou
e ntr eJ amb e, s' e ntr a.tmer...

. d'un préfixe savant comme agroalimentaire ov audtoulsuel;

. d'une onomâtopées ou de redoublement expressif comme blablabla ou
pcrssepasse;

Quelques composés divers sont aJoutés à cette liste {ttrebouchon, portemonnaie,
piquentque, u:eekend, rondpoint...)

Dans les mots composés, la varlation orthographique est importante. Soudure ou trait
d'union (porteJalx ou porte-Jalx, portemtne ou porte-mtne); traits d'union ou blanc
graphique (potnt de uue mais rond-point, panter à salade mais arc-en-ciel, etc.), les
graphies hésitent entre ces trois options, reflétant le sentiment linguistique ambigu des
locuteurs: a-Lon à faire à un ou plusieurs mots? On voit peut-être plus facilement un seul
mot dans portemonnaie,le référent étant un objet courant, que dans porte-aulon?

Les dictionnaires Robert et Larousse n'entrent pas en matière sur toutes les recom-
mandations et la variation entre dictionnaires reste forte. Quelques exemples pour les
composés en contr(e)-:

Le principal problème lié à la soudure survient dans les composés préposttlon * uerbe.
Par exemple, entre les trois variantes sous-tendre, soustendre et soutendre (forme
ledcalisée comme soumettre),le choix n est pas toujours facile!

13. Les emprunts se conforment, dans la mesure du possible, au système graphique
du français. Cela concerne surtout les accents et les pluriels: un satisJéctt, des
pénaltgs, allégro, les médias, des tagltatelles ou même taltatelles, des roestls
ou pourquoi pas reuchils (graphie attestée sur I'internet).
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('c l)r'tnclpe rapproche le français de I'espagnol ou de I'italien en ce qui concerne les
r-u rplrrrrts. l)ans ces dernières langues, ils sont plus facilement assimilés à l'orthographe
rlr. lrr llrrgue d'accueil t;fittbol en espagnol, par exemple). C'était aussi le cas en français

I1$(1r'iru XIX siècle (Chervel 1992), mals depuis lors les emprunts sont souvent soigpreu-

rierrrt.rrt distingués, par leur graphie, des mots français (ou considérés comme tels!). On
pr-rrt volr dans ce principe d'assimilation une certaine <$ottophagie>, surtout en Suisse
r orrrirrrr.le où l'on est habitué aux graphies allemandes de rôsti et btrchermùesltl

l,rr li'anclsation des termes étrangers rencontre très vite les limites du sentiment
llngrrl$tlque de chacun et les rectifications nenvisagent que les aspects de I'accentua-
llolr, <les marques du pluriel et de la soudure dans la francisation des emprunts. Les
liltnrclllnnzes de Queneau resteront encore longtemps une création littéraire origlnale et
lrs rcrrchtis évoqués plus haut sont rares!

14. De manière générale, il est recommandé aux lexicographes et aux correcteurs
de privilégier, en cas de concurrence entre plusieurs formes ou dans le cas de
néologismes, la forme la plus simple: forme sans circonflexe, forme aggfutinée,
fcrrme en n simple, graphie francisée, pluriel régulier, etc.

Au nombre de ces graphies rectifiées s'ajoutent celles rassemblées sous l'appella-
tion <anomalies>. Il peut s'agir de familles réaccordées (bonhommie commebon'
homme) ou de rectifications isolées (ognon, assotr, nént1far" saccarine,'.').

( tt:s 1'sçsrnrnandations générales s'adressent avant tout aux personnes qui fixent I'usage
rlcs néologismes, en particulier les correcteurs d'imprimerie. Elles sont conformes
r\ I'csprit d'harmonisation et de simplification des graphles qui a guidé les travaux
rlrr groupe d'experts. Ces rectifications tendent à introduire plus de régularité dans
I'ortl'rographe.

iRob-,Gf tt.RQp.;i\inffi ,iiruri'i*.,.ii -..,.'1,;
contravis contravis
contre-suJet contresuJet
contre-choc contrechoc
contrefiche contrefiche ou contre-{iche
contre-braquer contrebraquer
contre-lil conrenl ou contre-Ill
contre-pente contrepente ou contre-pente

'-



ColvsrnÉRATroNs
PRATTgUES

ET RECOMMAIIIDATIONS

l.r's rcmarques ci-dessous ont pour but de donner un .,cadre pour I'actionn face à
I cxlstcrrce de la variation orthographique.

ll;rppclons d'abord ce que nous considérons comme fondamental:

Les élèves qui
propQsénS']pq1
ll {nrpoftége touç

( l'r'st là l'ob.lectif principal de cette brochure.

l,r's rlrrcstions qui suivent nous ont été posées à plusieurs reprises: elles sont liées aux
plolrlirmes concrets qui se posent face à l'existence de la variation orthographique.
Norrs tentons d'apporter des réponses, tout en restant conscients qu'elles ne peuvent
i'llt: rlue partielles. Elles constituent cependant quelques points de repère.

Sltuction scolo;ire

I'eut-on enseigner la nouvelle orthographe?

l,lrr rrratière d'orthographe, aucune véritable contrainte juridique ne peut s'exercer. Fln
r cvirrrr:he, il existe, dans les programmes d'études, des listes de vocabulaire de base,
rlorrl I'orthographe sert de référence. Un enseignant décidant de faire cavalier seul
cl rl'appliquer les rectifications risque donc fort de se singulariser... ce qui nest pas
lor <'tinrent souhaitable, ni pour lui, ni pour ses élèves. Plusieurs enseignants nous ont
rltl rpr'ils étaient prêts à changer l'orthographe usuelle, mais qu'ils attendaient pour
lr.l;r rrn signe de la hiérarchie scolaire (directeur d'école, président de la commission
:i('olirlre, chef du département, etc.). Les instances politiques et administratives de
l't.r'olc attendent, elles, le feu vert des dictionnaires courants; quant à ces derniers,
tls olrservent I'usage... qui s'appuie sur les dictionnaires! Il est difficile de rompre ce
lt'r'r'lt: vicieux, quoique plusieurs ouvrages de référence, on I'a vu, aient d'ores et déjà
pr ls cn compte tout ou partie des rectifications et constituent de ce fait des précédents
{lr tllctlonnaire Hachette, héritier du Littré, est un gage de la non marginalité des nou-
v('ll('s graphies).

lr ltrrlcrrrent, la décision dewait être prise, de manière concertée entre les différents pays
Ir;rrrr'<lphones, par les instances politiques. Il n'est pas exclu que l'on arrive unjour à cette
r;'lrrllon, à I'instar des pays et régions germanophones pour la réforme de I'orthographe

I
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de l'allemand, ce qui ne supprimera pas les réactions négatives de la part des usagers!13
Une autre <marche à suiwe> pour adopter les rectifications passe peut-être par une dé-
cision prise, par les intéressés eux-mêmes, à I'intérieur des établissements ou par une
demande adressée aux éditeurs de matériel scolaire pour qu'ils adoptent les nouvelles
grâphies. Rappelons que, en ce qui concerne I'orthogfaphe syntaxique, il existe depuis
plusieurs années des règles simplifiées prônées par certaines institutions de formation
des maitres, et que ces initiatives orthographiques n ont gpère provoqué de remous Jus-
qu'à maintenant (cJ ci-dessus le cas de I'accord du participe passé).

Puis-je utiliser, en tant qu'enseignant, les graphies rectillées dans mes documents
de travall?

D'une manière générale, les graphies nouvelles peuvent vous faire passer pour un igno-
rant, pour un iconoclaste ou pour un innovateur courageux, selon le degré d'information
et I'attitude de vos lecteurs! En tant qu'enseignant, si le problème est le même, il exige
en plus que vous puissiez vousJustifier, dans la mesure où vos textes ont une dimension
de modèle que ne possèdent pas (ou moins) ceux des autres usagers,

Cette brochure est un des documents dont on peut se prévaloir pour faire accepter
les nouvelles gFaphies issues des rectifications de 1990, mais il y en a d'autres (crl.

bibliographie).

Peut-on adopter une partie seulement de la réforme?

Oui, puisque cette réforme a explicitement été mise à l'épreuve de I'usage.

Peut-on enseigner deux orthographes pour un seul mot?

<Les gens n'aiment pas la variation. Ils veulent savoir comment écrire, Iet ne pas avoir
de choix à fairel (...). Quant aux enseignants, eux aussi vont peut-être trouver que cela
leur complique la tâche, surtout pour l'enseigrement primaire et à l'étranger. (...) Les
aider, c'est leur dire: ça s'écrtt comme ça.>

Ainsi s'exprime Nina Catach (mai 1995, cJ Matthey 2OOf ), en réponse à une de nos
lettres où nous soulignions la possibilité de mentionner deux orthographes pour un
même mot.

<Même si je suis pour [a nouvelle orthographel, à mon corps défendant Je continue
d'enseigner la vieille orthogfaphe car s'il faut enseigner la vieille et la nouvelle en même
temps, on s'en sort plus!" nous dit également un professeur de français.

rs On trouvera dans le numéro double de Liaisons-AIROE <Llorthographe en fête> quelques textes
concernânt la réforme de I'orthographe de I'allemand (c;[ bibllographie).
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lbplnlon la plus répandue veut en effet que I'orthographe soit <déjà bien assez compli-
(11éc comme ça> et qu'il n'est pas pensable d'enseigner deux graphies naître olt naitre,
tktrtçâ,tre ou douceAte, iI cédera ou il cèdera, otgnon ou ognoru, etc.

ll n'est pas prouvé que la perte de temps et le cout cognitif imputés aux graphies dou-
fles soit si insupportable. D'une part, les mots touchés par les rectfications et qui
firnt partie des listes du vocabulaire orthographique de base sont finalement assez peu

lombreux; d'autre part, I'existence de deux graphtes permet de thématiser I'existence
(l'une certaine variation, dans I'histoire, comme dans les dictionnaires actuels. Cette

+rctlvlté est assez adaptée à une démarche d'<Eveil au langage> {Language aua,reness),

llortant sur I'orthographe, ses normes et son évolution (Matthey 1998).

No vals-Je pas pénaliser mes élèves en enseignant ou en tolérant les nouvelles

fraphles?

l,e rlsque de pénaliser les élèves n'est pas négligeable, dans la mesure où I'existence des

llouvelles graphies n'est pas connue de tout le monde: c'est d'ailleurs pour cette raison
qge la CIIÈ a mandaté sa DLF pour rédçr ce document et que la Conférence a décidé

tie I'envoyer à tous les enseignants. D'une manière générale, il parait souhaitable de

rendre les élèves attentifs au fait qu'ils utilisent, par mégarde ou non, des graphies
reclflées... et de thématiser l'edstence de graphies traditionnelles et nouvelles. Cela

lrrrpllque, à nouveau, que les enseignants des degrés primaires et secondaires, et les

llr.rltrcs d'apprentissage, connalssent l'exlstence des rectifications.

La varlatlon orthographtque ne risque-t-elle Pas de déstabiliser les élèves?

.l)orénavant, écrire le mot <maitresse> risque de perturber les élèves> peut-on lire dans
lrr légende d'une photo illustrant un article sur les rectifications (Le Matin,9.2'95).
( )'cst oublier que la valiâtion graphique, comme nous I'avons mentionné ci-dessus, est

rléjà largement présente dans les dictionnaires, comme dans les écrits divers: clé/cleJ,
gatement/gaîment/gaiment,pagatltelpdgdAe/pag(Lte, les exemples ne sontpas difliciles
r\ lrouver. Sans parler des coquilles et autres fautes d'orthographe, qui passent le plus
Houvent tnaperçues... Citons André Goosse (i995): <Sortant de ma Faculté de Louvain-la-
Ncrrve, Je vois du même coup d'ceil les inscliptions Grand-Place (régulier), Grand'Place
(réguller avant 1932), GrandPlace (irrégulier). Qui proteste? Qui même le remarque?>.

Notons qu'âctuellement le français compte plus de 500O plurigraphies et qu'à l'évidence

elles ne déstabilisent ni les enseignants, ni les correcteurs d'imprimerie.

Comment savoir si l'élève applique les rectifïcatlons ou fait une faute d'ortho'
grsphe?

(kltte question trahit bien le souci de I'enseignant qui veut, à juste titre parfois, que ses

éltJvcS <sachent qu'ils savent>. Dans ce cas, ce souci parait un peu exagéré. Du moment
(l1c certaines modifications orthographiques sont proposées, voire recommandées, par
tllverses instânces normatives, dont I'Académie française, il ny a plus lieu de se poser
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la question de savoir s'il s'e$t de graphies volontalres ou non... <:lk:s rrc rloivent pas
être sanctionnées même s'il y a tout lieu de penser que l'élève rrc lrrorlrrll lras telle ou
telle graphie rénovée en se référant aux rectifications.

Que faire face à la varlation orthographique chez un même élève?

Il parait souhaitable d'enseigner les nouvelles graphies, du moins celles qtri rrc posent
aucun problème et de corriger les élèves dans ce sens, sans sanctionncr I'utlltsatlon
des anciennes graphies. Dans la situation scolaire, il est en effet préférable d'amener
les élèves à produire une orthographe cohérente, c'est-à-dire à adopter déflnlt.lvement
telle ou telle graphie nouvelle qui est enseignée.

Que faire face à la variation entre élèves?

Nous pensons plus particulièrement à la scolarité postobligatoire, au cas or) un ou plu-
sieurs élève(s), possédant déjà une certaine maitrise de l'orthographe et au fait de tout
ou partie des rectifications, les appliquent dans leurs productions écrites, ce que ne font
ni I'enseignant ni les autres élèves. Dans ce cas, la tolérance est de mise, puisque chaque
usâger est en droit d'appliquer, ou non, tout ou partie des rectifications.

E;dition et correction des mcnuscrits

Est-il possible d'appliquer les rectilications dans un ouvrage?

Il est bien sûr possible de le faire. Toutefois, il est peut-être encore nécessaire d'avertir
le lecteur que I'orthographe est conforme aux rectifications de 1990, afin que personne
ne soit tenté de croire quil s'agit de coquilles.

Que faire face à un ouvrage qui réunit différents auteurs, différentee orthogra-
phes?

Le problème de la variation orthographique au sein d'une même publication est délicat.
Nos us et coutumes en la matière se satisfont d'une certaine cohérence et d'une certaine
stabilité. En effet, les usagers sont couramment tentés de spécialiser les variantes linguis-
ttques, et, par exemple, de se demander à quelle différence de sigpitcation correspond
telle ou telle différence orthographique. Si I'ouwage réunit des articles de différentes
personnes, iI est possible de respecter I'orthographe de chacun en mentionnant, au début
de l'article, qu'il est écrit en <nouvelle orthoglapher. Si les auteurs produisent ensemble
un texte, il ne parait guère possible de mélanger les graphies traditionnelles et nouvelles.
Dans ce cas, il est sage de ne conselver qu'une graphie, traditionnelle ou nouvelle.

Comment faire pour que les graphies nouvelles soient respectées?

L'existence des rectifications crée de fait une variation légitime. Dès lors, il y a un aspect
identitaire dans la mise en oeuwe ou au contraire dans le refus d'appliquer les nouvelles
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graphies. Dans le cas où I'auteur et le correcteur du texte ne partagent pas les mêmes
normes, c'est généralement ce dernier qui décidera de la graphie! Les correcteurs
d'imprimerie sônt des acteurs importants dans I'acceptation ou au contraire le refus
des innovations orthographiques. Autant dire que leur attitude face aux rectifications
est autant décisive què les attestations dans les dictionnaires pour I'avènement de la
nouvelle orthographe dans l'usage. Notons qu'en Suisse romande, tous les médias ont
adopté la graphie chelfe, qui ne figure dans aucun dictionnaire de référence français,
trelç ou qtébécois. Ce qui montre bien que chaque région linguistique, qu'on le veuille
ou non, dispose d'un certain potentiel d'innovation.

La façon la plus honnête de traiter les graphies nouvelles, voire, si on le désire, de

contribuer à leur promotion, est de mentionner que le texte en contient, voire de les
signaler dans une note lorsqu'elles se présentent. Rappelons que les rectifications tou-
chent en moyenne un mot sur deux ou trois pages dans un texte courant.

Enrésumé...

En guise d'illustration de I'encadré ci-dessus, nous vous proposons un extrait de la
préface du dictionnaire de lAcadémie de l7$Ota:

On peut garder I'ancienne [orthographel sans de gtands inconveniens, et les

hommes faits ont de la répugnance à changer quelque chose dans celle qu'ils se

sont formée dès leur première Jeunesse, soit sur les leçons d'un maître plus âgé

qu'eux, soit par la lecture des liwes imprimez depuis plusieurs années. D'ailleurs,
il leur en coûteroit une attention pénible pour être totrjours conformes aux règles

d'une orthographe, qu'ils nauroient adoptée que dans un âge avancé. Ils prennent
donc le parti de conserver celle à laquelle ils sont accoûtumez, et ils la gardent'
quoique la génération qui vient après eux, en suivent déjà une différente. ce n est
qu'après qu'ils ne sont plus, que les changements dont nous parlons, et qu'ils
avoient refuser d'adopter, se trouvent généralement reçûs'

14 Cette citâtion est extraite de I'article d'André Goosse ( 1995), cJ. bibliographie.
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Bazln, H, Plumons l' otseau. Diu ertlssement, Grasset, I 966.

Comme son nom l'lndique, c'est un dlvertlssement agrémenté de remarques pertlnentes

sur le fonctionnement de l'orthographe françalse, mises dans la bouche du professeur

Alexts Patagos, génial inventetr de I'Ortogrqfte loJlkel

Blna G. et al,, Contre la réJorme de I'orthographe: ua-t-on se laisser mordre la lan-
gue?,Ddttlons Autres Tëmps, Paris, l99O
Bibliothèque de I'IRDP

Bétrix-Kôhler,D. Orthographes en quesflons, Lausanne, Centre vaudois de recherches
pédagogiques, 1995.

Ce document traite des représentations et des stratégies orthoglaphiques d'élèves de 2P et

de 4P Il fait une large place au traitement de l'erreur et au rôle de cette dernière dans I'ac-

quisition d'une compétence d'écriture. Il est en outre rédigé en unouvelle orthographe>.

Brauchll, B. & Stocco, Fr. RéJorrner l'orthographe, Peut-on toucher à l'orthographe?
Constructton de la norme, perspectiue htstortque et représentations sociales
au trauers de deux réJormes. lgol et 1990, Mémoire de licence, université de

Genève, EAPSE, 2000-2OOl.

Ce mémoire présente deux chroniques des réformes de 1901 et de 1990, telles quelles

transpâraissent dans différents écrits, notamment mais pas seulement dans I'Educateur.

La chronique de la réforme de l90l s'étend de 1869 à 191 l, celle de 199O de 1981 à

2001.

Brauclrli, B. & Stocco, F!. <Réformer I'orthographe?>, LÛducateur' no 1, 2OO2' pp. 24-27.

Résumé et slmthèse de leur mémoire.

Catach, N. Lorthographe en débat, Nathan, 199 I
Nina Catach a été membre du gpoupe d'experts qui a présenté les rectifications. Ce Iiwe
rend compte des questions qui ont été débattues par le Conseil supérieur de la langue

françâlse et I'Académie.

Catach, N. Dictionnalre htstorique de la languefrançaise, Larousse, 1995.

Catach, N.Ilorthographe, Que sais-Je?, 6" éd., 1995.

Catach, N. Histoire de I'orthographeJrançatse, Slatkine-Honoré Champion, 2OOt

Edition posthume, réalisée par R. Honvaut avec l'alde de I. Catach.
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Catach, N., avec J.-C. RebeJkoff,UARLEX oerl(tll()n lt'ricale et éuolutkttr qraphlque
duJrançais actuel (Dtcttonnaires rér:crrl.s, l1)ttl) 1997), Conseil intcrrrirtlonal de
la langue française (CILF), 2OOf .

Cinq-millevariantes attestées dans dilfércrrts (ll('ll()nrirlr r:s sontrecensées dans cc vérltable
catalogue de la variation du français cotttctttlrot rlrt.

Chervel, A. <Lécole républicaine et Ia réfornrc rlc l'ollhographe (1879-l89l)>, Mots
N' 28, n' spécial: uOrthographe et société", 1991.

Chervel, A. ul-a réforme de I'orthographe en Flarrr:t:", LeJrançats an4jourd'hui N" 97,
mars 1992.

Article sur I'histoire des réformes en France et prlso d(: position relailvement négative par
rapport aux rectifications de 1990.

Feler, G, <Points de'urre sur la réforme de I'or{lrogr-rrplrc allemande>, Lorthographe en
Jête, Liaisons-AIROÉ N" 34-35, 2OOl.

Article qui propose en traduction un résurné clc la réforme de 1995 adoptée par I'Allema-
gne, I'Autriche et la Suisse ainsi qu'un apcrçu dcs réacl.ions qu'elle a suscitées.

Goosse, A. La onouuelle" orthographe. Exposé el conrmentaires, Paris, Louvain-la-
Neuve, Duculot, 1991.

Histoire et justification des rectificatlons rlc l1l9O. Llauteur faisait également partie du
groupe d'experts qui a proposé les rccllft('âllonsj.

Goosse, A. <Les rectillcations orthogfaphlqrrr:s: cssurl clc bllan>, EnJeux N'34, mars 1995.

Lauteur fait Ie point sur l'état actuel des rcctlll('a(l()ns. Lcs lnformations de cet article sont
Iargement reprises dans cette brochure.

LangueJrançcûse, <La vâriation graphique e t lcs Rccttflcations de I'orthographe fran-
çaise (1990)>, N' f 0B, décembre 1995.

Coordonné par Nlna Catach, ce numéro réunlt lcs actcs d'un colloque sur la varlation et

I'harmonisation graphique dans les dictlonnaircs (lvry-sur-Seine, mai 1993). Certains des

articles du numéro sont écrits en ortl-rographc rccllfléc... mais Ie Comité de Direction tient
à préciser que ucela riengage en rien la rcvuc Larrgrrc. lrançatse>!

Linisons-AIROÉ, Lorthographe enJête, l)urnér() <lorrlrle 34-35, féwier 2002, ISSN
0244-3910

A I'occasion des l0 ans des rectifications, lcs l)r'()l:rgonistes se retrouvent et font le
point...

Lipp, B., M. Noverraz, G. Schoenl, <Rcctlfl<'rrllotts tlt' I'orthographe. Petit mémoire
sur le dossier du Conseil supérieur clc Lr lirrrgut' française et sur le dossier de
I'IRDP à I'intention de la CDIP/SRjl'lo. I)ll'(lS('r\,'ice de I'enseignement secon-
daire, Lausarure, l99O

Exposé critique, et vision plutôt négatlvc dcs r ccllllr';rllons. Bibliothèque de I'IRDP

Consid.ératîons prdtlques et recommandations 47

Luccl, V. et A. Millet (recherches coordonnées par) Lorthographe de tous lesjours.
Enquête sur les prdtiques orthographiques des Flançars, Paris, champion, 1994.

De tr-ès larges observations d'écrits ordinalres permettent de mettre en él'idence les zones

du plurisystème graphique où les variatlons sont nombreuses. Cette étude rend compte

également de la manière dont les enseignants corrigent et évaluent les variations orthoga-

phiques.

Mogazine LIR.E, n. 162, Mars 82. Sondage IPSos et dossier sur I'orthographe.

panoramiquest n" 42 (sous la direction de R. Honvatlt), LortograJe? C',est pas md

Jaute! Editions CorleVMarianne, I 999.

Ouvrage qui traite des rectifications de I 99O, des réformes précédentes. des réformes or-

thographiques d'autres langues (anglais, portugais, danois...) et des aspects sociologiques

de I'orthogr-aphe"

Masson, M. Lorthographe: guide pratique de la réJorme, seuil, collection Points

actuels,1991.
Louwage contient le texte paru au journal officiel le 6 décembre 199O. Lauteur est mem-

bre de I'AIROE (Association pour I'information et la recherche sur les orthographes et les

systèrnes d,écrlture), qui tente de promulguer les rectifications en F'rance.

Matthey, M. *Éveil au langage et politique linguistique: l'exemple des rectifications
jrhographiques de l99o en suisse romande>,, in: J. Billiez (éd.)De ladidacttque
des langueè d la di7acttque du pluritinguisme. Hommages d Louise Dabène,
Grenoble, CDL-LIDILEM, 1998, pp. 335-3aO.

Lauteure présente les posiflons prlses par la DLF en matière de politique Iinguistique liée

à l'orthographe, tout en soulignant la profonde convergence entre cette politique et les

approches d'éveil au langage (language awareness\.

Matthey, M. <Variation orthographique, enseignement et changement>, in: cl. Gruaz

& R. Honvault (éds). Vari.ati'ons sur I'orthographe et les systèmes d'écriture'
Mélanges eft rhonneur d.e Ntna catach, Paris & Genève: Champion /slaktine,
2OOl, pp. 129'137.

Cet hommage à Nina Catach est basé sur une correspondance échangée avec M. Matthey

durant la phase de préparation de Ia prernière édition de Ia brochure de la CIIP Les rec-

tifications de I'orthog rophe duJrançais.

Muller, Ch. Monsieur Duquesne et I'orthographe. Pettte chroniqueJraftçaise 7988-

-1998, Conseil international de la langue française (CILF).

Ch. Muller, vice-président du CILE faisait partie du groupe d'experts qul a mis an point les

rectifications. Dans cette chronique imaginaire, M. DÙsquesne et ses amis se retrouvent

au café du coin pour parler du feuilleton des rectifications... Plaisant et écrit en nouvelle

orthographe.
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Rey-Debove J., B. Le Beau-Bensa, La réJorme de l'orthographe au banc. d'essai
du Robert. Dossier complet: texte du Journql offictel, Itste des mots ntodlfiés
commentaires et éualuafions, Paris, Juillet 199l'
Excellente brochure, difficile à trouver aujourd'hui. Elle contient les proposltlotrs du groupe
de travail parues au Journal Officiel, la liste de toutes les graphies du Robcrt touchées par
les rectifications ainsi que des commentaires détaillés des lexicographes sur le bienfondé
des propositions.

Rieben, L., Fayol, M. & Perfetti, Ch.A. {Dir.) Des orthographes et leur acqulsltton.
Lausanne et Paris, Delachaux et Niestlé, 1997.

Ouvrage scienti{ique présentant plusieurs études réalisées dans différentes Iângues, toutes
liées au développement des compétences orthographiques.

Syndlcat des correcteurs, Trait d'union, anomalies et caetera: analyse des <rectifica-
tions> de I'orthographe et contre-propositions, Editions Climats, Castelnau-le-
Lez, sans date.
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Tbchoumy, J'A, La réJorme de I'orthographe. Communications 90.504, janvier 1990,
publication de I'IRDP

Dossier sur les propositions du Conseil supérieur, attitude favorable.

Tbchoumy, J.-A. Rectlflcafions de I'orthographe. Reuue de Presse,

Communications 90.511, aout 1990, publicatlon de I'IRDP

T3choumy, J.-A. Rectifications de I'orthographe. Reuue de Presse II,
Communicatlons 91.5O1, Jander 1991, publication de I'IRDP


