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L'objectif de ce m6moire est de degager les tendances la base de I'adaptation 

graphique des anglicismes Iexématiqes au Québec Le corpus est coI1Sfitu6 d'une 
liste d'angIicismeç tirés du fichier du Trésor de la Iangue hançaise au Québec. 

L'etude démontre que Ie XXXesi&cIe a et6 la pénode la plus propice à ces emprunts et 

que Sepoque comprise entre 1800 et 1929 a été la pIus favorabIe a Ia pédtration des 
formes adaptees de ces emprunts; le processus de francisation spontaner &vident au 

depart, a peu peu fait place une fkancisation consaente. L'infiuence de la 
littérature, des glossaires et des journaux humoristiques apparaîî dairement dans Ia 

difision des formes graphiques; Ies documents d'archives refi&tent Ies tendances 

avant 1850. Les emprunts se sont toutefois integrés à I'usage PIUS souvent sous leur 
forme d'origine. Les habitudes phon&icpes et I'iduence du kançais de France sont 

les prinapaux facteurs expliquant les cas d'adaptation. 
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1. Présentation du sujet 

L'évolution des Iangues témoigne de Ieur vitalite : des néoIogismes sont créés 

pour désigner des r6alif6s nouvdes au moment même où des mots devenus désuets 

disparaissent. De pIus, les contacts entre les langues engendrent un phénomène 
naturel d'emprunts réciproques qui contribuent B I'dchissement de celles-ci; le 

français n'&happe pas h cette r&Ie en empruntant aux autres languesr notamment A 

I'angIais. Même si on peut distinguer des tendances dans Irint6gration des mots . 
emprunt& B l'anglais par Ie français, cette adaptation se fait d'une facon plus ou 
moins marquer sur Sures plans phon6ticpep orthographique et même morphoIogicpe, 
sdon Ies mots et Ies circonstances, 

Le processus partider de l'adaptation graphique des angiïasmes au Quebec 

n'a encore Bté analys6 dans aucune etude à notre connaissance m&ne si de 
nombreux auteurs ont traité directement ou indiredement de I'aspect graphique des 
emprunts Panglais dans leurs 6crits sur I'angIiasation du kançais au Québec ou 

sur Ia comparaison de ce phénomène entre Ia France et le Quebec. 

Cependant, en ce qui conceme la morphoIogie des empruntsr iI convient dès 
maintenant de mentionner quatre auteurs importants qui se distinguent par des 

études sérieuses : A. Rivard, Lu~lltfctLsafiim des mofs anglais (1914), J.-D. Gendron, «Le 
phonétisme du fiançais canadien du Qu- face a I'adstrai angIo-am&icain>* (1%7), 
et E. Haden et E. JoIiat, aLe genre grammatical des substantifs en fitanco-canadien 

empruntés I'angIais~, dans Pub1iCltfii)tlS of& nrorlent Lmguage Assocrirfunr of Ammii 

(1940). Nous y reviendrons plus Io& 



Par aiIIeurs, aucune &de n'a encore port6 çur i'&oIution historiqye et les 

principales tendances du processus d'adaptation graphique des anglicismes au 

Québec; les chercheurs ne se sont pas encore pend& sut Ies mécanismes 

d'integration des emprunts I'ortfiographe fiançaise, ni interrog6s sur les rapports 
6ventueIs entre les catégories de sources é d e s  et le phénomhe de I'adaptation 

graphique des emprunts. Notre mémoire se veut une contribution à l'étude de ces 
guesüons. 

2. Cadre théorique 

21 Définition du teme anglicisme 

Le terme anglicisme renvoie une r6alite complexe: iI se piete ii diverses 

interpretations selon le point de vue de celui qui observe le ph&omi?ne de 
l'emprunt à I'anglaÏs. Au Québec, on i'a Ie plus souvent employe! au sens de «faute »; 

on I'a même utilise en par1a.t de phénomènes qui ne rekvent pas de I'anglais, par 
exemple dans des lexiques correctifs. Dans Ie cadre de ce memoire, nous le 
définissons comme suit : <C Emprunt, formel ou sémantique, ffait a Ia langue anglaise, 

ou caIque d'un mot ou d'une expression de la langue anglaise par les bancophones 
du Québec, qui est passé dans leur varieté usuelle de ka.@ où il est employe au 
même titre que Ies autres mots » (Poirier 1992, auque1 j'emprunte aussi Ies 

distinctions qui suivent sous 22). Cette définition de I'arigIicisme s'appuie sur une 
conception historique visant rendre compte de ia façon dont les emprunb ont 
pénétré dans le francais du Québec. 

Notre memoire portant sur I'adaptation graphique de IrangIiasrne 
IexQnatiqye, iI importe de bien dé&& ce type &mgJicisrne par rappor€ aux autres 

€ypes d'emprunts I~~ que sont I'angiicisme sémanti~ue et Ie d p e -  



L'angIicisme s h a n t i ~ e ,  c'est L'emprunt d'un ou de pIusietm sens d'un mot 

anglais dont la forme est perçue comme &pivalente B c d e  d'un mot fkançais (par 
exemple, gaz «essence», d'après I'angIais gus). Le calque, c'est le r6suItat de la 
fraduction littérale d'un mot ou d'un groupe de mots qui conservent le sens de 

I'unit6 anglaise qu'ils servent rendre en h ç a i s  (par exempIe, pâte Ù dents, d'apds 
I'angIais twthpasfe). 

Quant à l'anglicisme lexématique, c'est Ie r6dtat de I'emprunt direct d'un 

mot anglais (avec un seuI ou pIusieurs de ses sens); cet emprunt peut être adapte sur 

Ie pIan phonetique (par exemple, le mot anglais bean [binJ est prononcé [bm]), sur Ie 

pIan orthographique (par exempIe, Ie mot anglais pemiuf est écrit pinutte), ou sur Ie 
plan morphologique (par exempIe, le mot anglais to brake prend la terminaison 

verbaie e, d'où braker, bréper). L'adaptation peut aller jusqu'h la transformation 
compkte de la forme de depart par &ymoIogie popdaire (par exemple, ma*che-mifo, . 

d'après le mot anglais t l f ( t t ~ h d l ü w ) ) .  

Notre mémoire, consistant dans une étude du processus d'intwation 

graphique des emprunts, ne prend donc en compte que les angliasmes 
IexQnafi~ues. 

Le principal objectif de notre recherche consiste non seulement dégager Ies 

tendances principaIes à Ia base du pmcesms d'adaptation graphique des angiicismes 
Iexématiques au Quaec, mais 6gdement voir comment ont évolu6 ces tendances 
don les 409ues ou Ies sources- Notre &de ne permettra cependant pas d'analyser 
chaque cas d'emprunt de kgon  approfondie ; en &fi une étude exhaustive aurait 
exige l'examen de chacune des affeSfati611~ en retotmant aux contextes Originaux 
pour pien Muer la graphie utiiisée. 



Nous poursuivons 6gaIement I'objectif drétabIÏr 1'6voIution hÏstorÏcpe du 

processus d'adaptation graphique des angIicismes Iexématiques en mettant en 

evidence, d'me part, la voie d'emprunt (ode ou écrite), d'autre part, Ie rapport 
entre Ies variantes graphiques et le type de sources (documents manuscrits, 

journaux, textes littQaires), ce qui peut renseigner SUI Ia valeur qui a été reconnue 

ces variantes et en expliquer éventuellement Ia diffusion. Nous essaierons en outre 

de voir si I'étalement dans le temps d'un emprunt a une inadence sur Y&oIution de 

Ia forme de cet emprunt ou, au contraire, si le grand nombre d'occurrences d'un 

emprunt à un moment préas dans Ie temps a contribu6 à fixer des graphies. 

Pour bien comprendre ce dont il est question ici, precisons en premier IÎeu 

que nous avons fait I'hypothbe qye I'absence de variantes pour certains emprunts, 
ou la presence de nombreuses formes adaptees pour d'autres, est peut-être 

significative par rapport aux sources et aux épopues. C'est pourquoi nous porterons 
attention aux typès de sources dans lesquelles on trouve des angliasmes 
lex6matiques et aux auteurs qui Ies affechnnent, Par exempIe, Ia Er&pence éIev6e 

de certaines vaantes dans Ies sources qui iliustrent Ia Iangue o d e  pourrait r6véier 
que I'adaptation graphique des anglicismes de la Iangue hmiE&re est différente de 
celIe des angIicismes de Ia Iangue neutre. De même, certaines époques, comme celle 

où Ia littétature cpéb&oise a commenc6 h prendre un peu de distance par rapport 
Ia Iiff6rature française, au debut du siecle, ou la periode de Ia Iittdrature 

jouaiisante, dans les années 1970, ont peut-être favorÏsé Ie pro ces sus^ L'ignorance de 

certains srnies, dans le cas des documents d'archives par exempIe, ou l'effort 
conscient de hancisationl chez certains auteurs ont pu infIuencer d'une manière 
diff;érente Ia hpn d'orthographier en français Ies emprunts a Ia Iangtxe anglaise. 



Par ailleursI parmi les probI&nes formels qui affectent I'emprunt souügnons 
Ie comportement grammatical. Par exemple, la coexistence de deux genres pour un 

même mot, ou encore Ie changement de genre, est de nature à iIIusber des tendances 
diverses, et même des tendances contraires, seIon les époques ou les sources. 

L'examen d'exemples comme ceIui de sI;ei@, qqui &ait gQiQalement masculin au 

siWe dernier et qui est devenu féminin aptes une période d'h6sitation entre Ies 
deux genres au debut du XXe sigde, pourra permettre de les voir apparaftre. Selon 
qu'iI s'agisse de la forme d'origine ou d'une des formes adaptées, IIh6sitation entre 

les deux genres, ou la coexistence de ceux-ci, pour une même variante pourra 
6gdement nous renseigner sur les sources ou les époques où I%i des deux gentes 

domine. 

Pour revenir aux objectifs, nous vadons fï.naIement voir s i  les répertoires 

d'angliasmes, c'est-&-dire Ies dictionnaires, les glossaires et les chroniques de 

Iangage, rendent fidèlement compte de I'usage graphique qu'on obseme dans les 

sources &rites. Inversement, nous aimerions vérifier I'intluence que ce type de 
sources a pu avoir sur I'integration des formes graphicpes. 

4. Problématique 

On observe une variation sensible dans Ia graphie des emprunts 
Iexématiqpes à Sanglais, certains ne subissant aucune modification Ecrit, d'autres 
au contraire comaissant une adaptation poussée qui peut der, dans certains cas, 

jusqu'à Ia remoüvation de Ia fornie 

Les différents mécanismes d'adaptation n'ont pas éte étudiés dans Ie cadre 
d'une recherche suffisamment approfondie pour permetne d'expIiquer Ie 
phénomhe dans son ensemble; on peut se demander, par exemple, si siinauence 
phonetique predomine sur les Wuences motphoIogipes et ~oIogîqyess .  On 



souppnne par ailleurs que d'autres fadeurs conditionnent l'adaptation ou Ia non- 
adaptation graphique des emprunts. 

Nous dons tenter d'apporter un peu de Idère  sur cette vestion de Ia 

variation des graphies des emprunts h I'angIais en mettant I e s  formes d'origine et Ies 
formes adaptks en rapport avec les nombreux types de sources; nous réussitons 

peut-être ainsi cerner Ie sentiment Iinpuistique des scribes et des auteurs qui sont 

l'origine des diff&entes graphies. Nous essaierons de distinguer Ies  diverses formes 
de I'6voIution d'une forme d'origine, ou les contextes favorisant au contraire le 

maintien de celle-ci, en examinant, notammentI les fadeurs de i'antériorit6 d'une 

forme par rapport h une autre et de la fi.&pence dans le temps d'un emprunt; nous 
revenons ainsi a notre objectif principd qui est de tenter de dégager Ies mécani*smes 

de l'adaptation graphique des angIicismes au Québec- 

Fdement, I'étude de la graphie de-meme, en rapport avec cW&ents types 
de sourcesI peut nous révéler Le statut cp'elle se voit progressivement recomaftre. 

L'analyse des types de sources, des Iiens entre ces sources et la graphie des 

angüclismes les plus Mquents peut nous expiiquer, entre autres, la @on dont la 
graphie s'est Ex& 

Nous avons dé@ mentionn6 qyrun cerfah nombre d'auteurs ont exposé Ieurs 

vues sur la façon dont on orthographie Ies emprunts I'angiais, sans toutefois 

analyser le processus parücuiier de l'adaptation graphique des angIicismes au 

Qu- 

II faut d'abord souIigner Lfapport de A. M. Eniott (&mtci'bution to a a o  y 
of the b c h  Lang~iage ni Canada», I889), aiigm de Ia premike &de scïen€Eqte 



importante sur le sujet des emprunts I'angIais par le fim@s du Québec, Entre 

autres, cet auteur a dédt  de façon pertinente Ies adaptations subies par les 

emprunts Iexématiqyes (Gallicized EngIish pfoduct), en tenant toutefois peu compte 
de I'adaptation phonetique (voir à ce sujet Linda Lamontagne, La conception de 

l'anglicisme dmis les sources r n & l l i ~ ~ ~  p é b é ' e s  de 1800 à 1930,1994), aspect 
F e  les auteurs suivanfs ont pris en considération. 

L'un des premiers a avoir contriiue a la connaissance des paffi*CUIarites du 

fiançais au Québec et de I'influence de L'angIais sur celui-ci, Adjutor Rivard (1914), 

sotdigne dans «La francisation des mots angIais>o que Ies formes differentes 
d'emprunt donnent naissance à divers procédés d'integration phon&ique, graphique . 

ou morphologique. L'auteur remarque aussi que I'augmentation du de@ 
d'instruction de la popuIationI~ébêcoise éIimine la distinction entre I e s  traitements 

r6serv6s aux mots empfunt6s par les gens instruits et ceux qui le sont par le peupIe; 
Ia connaissance de I'orthographe du mot angIais reduit I'infIuence de certains 
phénomenes assimilateurs des emprunts, telle I'éfymologie populaire, qui sont 
pahois i'origine de Ia compIMe déformation des mots transmis oralement. 

Dans ce même ouvrage, Rivard propose une Iiste de mots angIais francisés ou a 
demi firancis& distniués en cIasses *de manière Zt mon&,  s'il est possiile, suivant 

queIIes Iois ÏIs paraissent avoir évoIué>~; ces mots sont suivis de Ieur transcription en 
wrthogaphe d g a ü e ~  (p. 254). L'étude de Rivard démontre i'infiuence incontestabIe 

de Ia phonetique srn la graphie. 

Rivard mentio~e aussi des emprunts, surtout caracfQ1*s6s par des suffixes 

hançais, qui n'ont uà peu près rien perdu de Iem forme ilIusüant par Ià Ie 

phénom&ne de I'adaptation morphoIogiqpe des emprunfs. Plus tard, Jean-Denis 
Gendron (de phon6tisme du fiançais canadien du Quebec face I'adstraf ando- 
amQicaui», 1%7' p. 59) objecfera<~ie ces demi- emprtmb sont autant rnodifib dans 



. Ieur forme que ceux qui ont fait I'objet du ciassement; il critiquera I'andyse photncpe de 

Rivard en disant qu'de mêIe critères phoniques et graphiques. 

A I'ihstar d'Adjutor Rivard, h e s t  Haden et Eugène JoIiat (<<Le genre grammatical 
des substantifs en fitanco-canadien emprunt& 2 i'anglais~~ 1940) font une distinction entre 
I'emprunt savant et I'empnint populaire. Dans Ieur recherche des influences sur la 

détermination du genre d'un emprunt angIais, ils notent que «c'est par Iranalyse 

phonetique de I'angIicisme que s'établit d'abord In filiation de I'ernpmb (p. Mû), souvent 
rendu méconnaissable par les diff6rents procédes d'adaptation au système phonétique 
r6sultant des modes d'emprunt. ParalIUement a des inûuences d'ordre semantique 
existent des infiuences phon6ti~es dont Ia rhyme d o g y ,  d'aprb le terme de A W. Aron 
(1930, p. 853), qui décrit d'effet produit sur un emprunt par I'exïstence de groupes de 
mots dont la désinence correspond B l'un ou l'autre genre». 

La fonne phonetique de-m?me peut être soince de rapprochements analogiques. 
SeIon Haden et Joliat, un mot anglais dont la forme présente une simi][itude avec un mot 
h p i s  stempIoie sous la forme déja connue en Grançais (~lpology, apologie)'. De m h e r  
les mots angIais d&rm&s par ~6tymoIogie popdaire le sont par analogie avec d'autres 
mots hançais. 

Sur Ie plan morphoIogiqueI ces auteurs ont apporté une contribution importante 
en distingua. diff;érenfes catégories de substantif& : entre autres, les substantifk en -eur, 

-eux et -euse, qui peuvent etce des emprunts directs de mots anglais en 4, ou des 
- substantif& post-verbaux denvés d'un verbe anglais emprunt6 et conji~guti comme Ies 

verbes du premier groupe (en a). Une autre série de mots iIIustre que le su&ce -age 

termine souvent en h @ s  im mot correspondant i?i un mot angais en -hg. 



Dans son étude intitulée rLe phon6tisme du -gais canadien du Québec face 

2 I'iidstrat angI0-américab, Gendmn (1%7) soutient que l'adaptation phoniwe des 

mots empruntt?~ à I'anglais nord-américain se traduit générdement par une 

integration poussée au point où I'on ne recomaiii plus Ia forme d'origine. 

L'auteur nous presente un tableau des substitutions vocaliques et 
consonantiques que Ie français canadien fait subir aux phonèmes anglais en 

souIignant pue ale degr6 d'adaptation qu'auront à subir des emprunts [...] dépend de 
la parent6 de structure phonique [...] entre la Iangue de depart et la Iangue d'arrivée~b 

(p. 62). 

k h e  certains emprunts, tels ceux intt?gr& par ~tym010gie populaire, et leurs 
formes anglaises, d e  K e n  phonique est rompu et [...] on se voit obligé, pour les 
&rire, d'utiliser une orthographe nouveIIe>r (par exempIe, Sfrfild devenu Smnfe- 
Folle). 

Quant a m  mots qui pénètrent en fkansais par la voie &riteI iIs ahissent 

6gaIement des adaptations phoniques, mais celIes-ci sont sujettes aux aI&s de 
L'orthographe : ces mots, en effet, tendent à prendre une prononciation en accord 

avec Ia valeur qu'on donne aux lettres dans Ia Iangue qui empruntesr (p. 21), c'est-& 
dire que les Iocuteurs rempIacent Ies sons etrangers par les sons qui s'en 
rapprochent Ie PIUS dans Ieur langue* 

SeIon Gendton, le degré d'adaptation qu'aura h subir chaque emprunt 
dépend non seulement de l'agencement de ses phonhes, mais aussi de Ieu 
nombre: iî y a plus de transformations dans les empmts dissyIIabÎqyes (wagm) 

que dans les emprunts m ~ ~ o s ~ f r l a b i q e ~  (job). L'auteur ajoute gue Xandogie de 
I'ensembIe avec des modéIes en usage dans Ia Iangue qyi emprunteb~ (p. 62) Mue 
egdement sur lP6voIution d'mie graphie; ~étgmoIogie popdaire, qui ne respectaif 
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pas cette regle en assimilant spontanément les emprunts, semble un phénomi?ne 
révoIu. Gendron prédit ~ e ,  dorénavant, I'integration québc?coise des mots anglais 
ne se distinguera pIus des procedés fcança.Ïs d'adaptation. 

Par aiIIeuts, Ies conclusions de co étude fypologique et comparatioe de 

l'tznglicisation et des mgficiSmes dnns pufre aires de lu JbtcOphOnie, de Genevieve 

MareschaI (2989), qui porte sur Ia comparaison de différents types d'anglicismes en 

Belgique, en France, au Québec et en Suisse, montrent que l'aire fiamophone 

cp&&oise se distingue sur le pian des vocabIes et sur le plan de la typologie. 

Maseschal souliuligne que (<le processus de hcisation aboutit à des résultats fort 

variables» (p. 77). Ces résultats lui font distinguer trois cattigories d'anglicismes selon 

des degres drassimiIation totale, partielle ou minunale. En premier lieu, Ies mots 
anglais formes à partir de racines gréco-latines ainsi que Ies emprunts anciens sont 

classés dans la catégorie des cas d'assimilation totale aux côtés de certains a~@ïQsmes 

dont La forme a et6 Muencée par des anaIogies graphiques, morphologiques ou 

Iexicaies avec des mots hanqais; on y trouve des exempIes propres au Québec : baloné 

(de baioney ), assetirde (de cflstkrd), p h e  (de pudding), etc. La deuxihe catégorie, 
I'assimiIation partieff e, caractécise tes formes d'anglicismes qui combinent des 

éi6rnents graphiques fiançais et angIais ((hipeok); en dernier üeu, I'assimiIation 
niininiaie regroupe les emprunts dont Ia forme paraff essentieiIement anglaise (jemt). 

Finalement, UIImann, dont VarticIe intituid «Anglicismes patents et 

angliasmes masqu6s>~ (1957) s'intéresse aux emprunts faits en France, écrit que 
ceux-ci ne forment pas un groupe homogène, €ant quwt ik Ieurs formes d'intt!gra€iion 
qu'en ce qui concerne Ieur origine. L'auteur met en évidence que Ies sons etrangers 

au fianpis sont pdois conservés et patfois aSSimiI& (par exempIe, Ie son [ t .  est 

conserv6 dans matcher mais iE devient di dans llyncher); Ie degr4 d'assimilation 

d 6 p d  en partie de l'orthographe du mot an#&, en parüe d'autres ficteurs (dans 



Ie cas de &cher, on veut 6gaIement Mter L'homophonie avec madrer). L'auteur 
nous donne des exemples d'anglicismes, adoptés depuis longtemps, dont 
I'assimiIation s'est faite de diverses façons, comme dans Ies mots contenant des 
groupes de trois consonnes où parfois on omet la consonne centrde (roasf beef 

devient ros6i9, et parfois on interde un e muet (pmfner devient pmtemke). 

Les études qui precèdent ont montre I'impottance de Ifinnuence de Ia 
phonétique sur l'adaptation des emprunts, IaqyeiIe précede toute autre influence. De 

plus, i'étude des voies d'empnuit a établi que la voie orale et Ia voie M e ,  I'empmt 
savant et Itemprunt popdaire génèrent des formes d'integration différentes. 
Finalement, on a propose diff6rentes façons de dasser les formes adaptees des 
angIiasmes d o n  les principdes influences. 

Pou  rémmer rapport de ces études, on peut dire que Ies angIicismes ne 
constituent pas un groupe homogène et que leut grande diversite de formes et de 
degrés d'adaptation au franqais peut s'exph~er de différentes façons. II reste voir 

s i  ces cmstatations se vérifient dans le cas du fiançah du Québec 

6.1 Corpus 

Pour réaliser Yétude dont nous avons ci-dessus pr6sé  Ies contours, iI 
Mait pouvoir s'appuyer sur un corpus représentatif et, en même temps, avoir un 
échan€i.Uon teduit, mais Signia~atif~ en raison des Wtes  inhérentes a un rnhoice. 
Nous avÏom h notre disposition Ie fichier du Tresor de Ia Iangue française au 
Quebec (FLFQ)r un fichier IexicaI contenant pIus de 1 300 000 fiches manuscrites, 
qui s a M t  2 notre première exigence pan€ Ia ~ f a ~ t é  du corpus; par 
contre, 6- donné Ia taille du ITLFQ iI fallait dever k defi de parvenir un 
corpus ddmt Nous y sommes &.& en procédant par étapes. Avant d'exposer 



notre démarche, il convient d'abord de décrire Ie fichier du T'&or de la langue 
hançaise au Quebec 

Le ETLFQ constitue actudemenf le répertoire de qy5b6cismes (induant Ies 

anglicismes) Ie plus vaste et Ie plus vaRé. Les reIevés de mots, ilIustr6s par un ou 
pIusieurs exemples d'emploi, proviennent de sources couvrant une periode qui 
s'étend du début du Régime fiançais jusqu'à I'epoSne actuelle' et comprenant des 

documents d'archives (rnanusaits ou imprimés), des journaux et des magazines, des 
textes littétaires et saentifiqyes, des manuscrits de radioromans et de téléromans, 

des enregistrements oraux, des relevés d'encp&es sur le terrain, etc Les divers types 
de sources nous permettent d'avoir accès diffQents niveaw de langue; en efkt, Ies 

manuscrits de radioromans et de téIéromans, Ies enregistrements oraux, les journaux 
humoristiques ou les dialogues dans les textes IittQ:aires priviIegient gQiQaIement 
Ies niveaux populaires ou familiers, tandis qu'on retrouve les niveaw neutres ou 
soutenus dans les études, Ies parties narratives des textes IittQaires et les journaux 

neutres. 

L'out3 id6aI qui pouvait nous permettre d'affeùidre nos objecafç etait donc 

repr6senté par Ie W Q .  Mais ii nous fdaiit une d6 d'entrée pour interroger ce 

fichier sans avoir à Ie parcourir en entier, puis une methode de sélection qui nous 

permette de constituer un capus réduit qui soit SignificafX. 

Ahin de tver parti des ressources du FI'LFQ et, notammentI d'avoir accès 
aux angliasmes qui y sont attestesr nous avons uüIis6 une liste reduite 
d'angiicismes, Ie mcfi;on~ie des a n g i i w  de CoIpron (édition 1982). Ce répertoire, 

qyoiqe împarfiût, présentait L'avantage de nous fournir un important inventaire de 



mots @ pouvait serW de nomenclature de départ; de plusf la prise en compte de 

cette Iiste nous évitait de partir à zéro dans I'expIoration du fi& du TLFQ- 

Par ailleurs, nous avons soupçonné des le départ que I'orthographe de 
Cotpron ne reposait pas sur une tradition orthographiquef mais cpfeIIe avait pu être 

improvisee dans une large mesure,' Il faut donc voir que nous avons choisi 

I'ournage de CoIpron parce que ce repertoire contenait une Este importante 

d'angIicismes de nature fadifer notre travd; nous avons fait ce choix en dépit des 
réserves que nous avions en ce qui concerne sa m~thodoIogie. 

Dans Ie répertoire d.e Colpron, nous avons lais& de c8té la première partie 
intitulée Anglicismes de sens ef' kfim caiquées (mgli&mes Sémmtfiqua) parce qyteUe 
concerne I'emprunt d'un ou de piusieurs sens d'un mot anglais, ce qui rdéve pIutSt 

de Ia sémantique. Pour andyser Ie processus partÎcuIier de I'adaptation graphique 
des angIiasmes au Quebec, nous avons choia sp&ifiquement Ies emprunts qui se 

rapprochent le plus de nofxe définition d'unglicismes lexhd~*pes (voir les déiïnitions 
au point 22), c'est-&-dite : 

a) Ies 1 228 entrées de Ia deuxi&me partk du Dictionnaire des mglicismes de CoIpron, 
intitulée Anglicismes de vocabdaire w (p. 99 -168) et coIiStifx~ée de d m  parties : 

1. «Mots anglais et expressions angIaises~b 

2. «Mots formes dm radical han@ et d'un affixe francpis par &que 

de mots anglais ressembIants~, 

b) Ies 9 aAngIiasmes morphoIogiqyes de dtisinencen de Ia page 174 et Ies 43 

Anglicismes graphiguesBb de Ia page 175, tirés de la section rangIicismes 



morphologiques>~ de Ia troisième partie du dictionnaire, en Iaissant de cdt6 les 

t~angIiàsmes synfaxiques~ indus dans cette parfie puisqu'il ne s'agit pas, dans ce 

cas, d'emprunts Iexthafiqes. 

Nous avons donc additionn6 Ies 1 228 enwes de Ia partie ahglicismes de 
vocabulaire» et les 17 anglicismes graphiques et morphologiques de la troisième 
partie, ce qui nous a donné un corpus de départ de 1 285 mots. 

Afin d'épurer ce corpus de depart, nous avons utilise l'inventaire 
informatisé du FïLFQ pour nous aider a aier Ies 1 245 emprunts choisis. Nous 
avons 6Iiminé tous Ies mots qui n'y &aient pas repertoriés (par exemple, almond 

cuukie, besfer) ou qui étaient trop spéaalis6s (par exempIe, back order, coupIing). Ce 

processus de séIection a eu pour effet de réduire notre Iiste 1ûû2 mots. 

Le nombre d'attestations de chacun de ces 1 002 mots dans Ie FIZFQ a ensuite 
et6 notg afin d16tabIir un ordre d'importance des mots dans Ie corpus et de pouvoir 

les dasser du plus frequent au pIus tare. Nous avons, par Ia même occasion, note 

les variantes graphiques d'un même mot, autant chez Colpron que dans l'index du 
ETLFQ nous avons conserve Ies graphies de CoIpron qui étaient inexistantes dans 
i'index du fichier au cas oh nous trouverions ces mêmes graphies dans nos 

recherches ultérieures. Notre objectif étant d'avoir un corpus significaaf qui 
induerait les mgIicismes les plus usueIs, mais aussi de tailIe convenable pour un 
mémoire de maîtrise, nous avons ensuite séIectionné Ies mots qai avaient 70 

attestations et pIus, ce qui a ramene notre M e  2I8 mots. Le corpus h a I  a donc et6 

aéé a partir d'me Este d'emprunts recueilIis chez CoIpfon, IacpeIIe a été et 

réduite B Ia lumière des donnw du EIZFQ. 



Nous avons voulu affiner davantage Ia Iiste epur6e des anglicismes les plus 
usueIs que nous avions obtenue en vérifiant ti ces anglicismes avaient egaIement et6 

reIevés dans Ie corpus métalingusitive. Nous avions un excellent outil notre 

disposition : l'hdex lacicoIogique 9uéb6cois @Q), IequeI réunit des mots et expressions 
ayant fait l'objet d'une étude ou d'un commentaire dans l'une ou l'autre des sources 

suivantes entre le milieu du XWIIe siWe et le début des m g e s  1980 : glossaires, 

manuels de bon usage, Iistes de mots, dictionnaires, artides dans des revuesr chroniques 

de langage, thèses, etc».' 

Nous avons donc verif% si les 2 l S  mots de Ia nouvelle Este apparaissaient YILQ 

et nous avons note le nombre de fois où iis y étaient relevés ainsi que Ieurç différentes 

graphies. Nous avons ajout6 le nombre des attestations indiquees dans I'ILQ au nombre 

des attestations que nous avions déjà recensées dans Ie ETLFQ afin de constituer un 

nouvel ordre numéticpe des angiicismes par ordre de Wquence. 

Nous avons cependant dû corriger ce nouvei ordre aprh nous être aperçue que 
Ie ETLFQ contenait un bon nombre d'attestations tuées du corpus métah~sf ique .  De 
plus, nous avons juge bon de ne retenir dans notre totd des attestations de ce corpus 

que celles qui provenaient des gIossaires et des Iexiqtzes, à partir d'une üste 

systématique qui avait &te etabfie par I'tiquipe du TLFQ; cette déasion s'explique par Ie 
fait que nous cherchions a regrouper les angiicismes les pIus Mcpents, ceux qui avaient 

circulé dans les écrits et dans la population, et que Ies sources de type «Iexique», qui 
rendent mieux compte de Yusage, nous ont paru a cet égard beaucoup plus 
representaüves que les &des spéa&*s&s. Notre Annexe (p. 241 et suiv) rend compte 

de Ia Iiste tene cpFeiIe &&ait avant cpe nous ayons pris cette mesure; eIIe dÎf@re donc 
Iégèrement, pour cette raison, de celle qui constitue notre corpus find (Ies 40 mots 

étudiés). 



Fuidement, nous avons estime qu'un corpus coIlStitu6 d'une quarantaine de 
mots Ies plus attestés dans notre Este ainsi réorganis6e serait sufnsamment 
significatif pour nous permettre d'atteindre nos objecfifs, c'&-&-dire pour tenter de 

dégager les tendances principales a Ia base du processus d'adaptation graphique- 
Nous avons donc réuni, à terme, Ies variantes graphiques des 43 premiers 

anglicismes de cette Iiste M e ,  cIassés seion le nombre d'occurrences en tenant 

compte à Ia fois du nombre des attestations indiquees dans LTLQ et du nombre des 

attestations dans Ie FïLFQ nous avons retranche de cette Iiste 2 mots @iece et amrp), 

dont Ies emplois fi:ançais et anglais presque inextricabIes auraient ntkessité une 

recherche approfondie, et un mot @arfme) cause de I'incextihide M e  à son statut 

d'angIiosme. L'analyse portera donc sur les 40 mots restants. 

6.3 Méthodologie * 

Comme nous i'avons indiqué dans la description du corpus, Ie fichier Iexicai 

du Tresor de la Langue Frangaise au Québec a &té constitué partir du 
d6pouilIement d'une grande variété de sources. Nos critères de ~Iassification des 

sources pour Ie classement des variantes ont &6 établis en faisant I'hypothhe  QU'^ 
pouvait y avoir un rapport entre les cat4gories de sources, leur d i f f u s i o n  et Ia valeur 

qui a et6 reconnue aux varÎantes orthographiques ; dest ainsi que, dans Ie cas des 

sources jou.maIisfipesr nous avons disfinguC les journaux neutres des journaux 
humm*sügues où le niveau de langue génQaIement pIus famiIier a pu hvoriser Ia 
creation de graphies originaies. 

Un de nos owedifk &ait donc d ' w k  des rapports entre Ies  graphies et Ies  
types de sources : documents d'archives (manuscrits ou imprim&), journaux et 

PQiodiqyes neutres ou humorisfipes, b d e s  IiIiéraires et Saenfifiqpes, manuscrits 
de radioromans et de Wéromans, rdevés d'enquete sur le terrain et ouvrages 
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m6faIinpuistiques. Les sources ont été ainsÏ réparties parce que ce classement 

permettait d'une certaine façon de distinguer les niveaux de langue : la Iangue 
populaire, surtout décrite dans les radioromans, Ies téIéromans, les journaux 

humoristiquesf les dialogues en litterature, etc, et la Iangue Iiff6raVe. Nous 
souhaitions aussi vérifier si les variantes étaient traitées de façon cM&ente die2 les 

auteurs ayant moins de connaissances Iinguistiques (documents d'archives, releves 

d'enquête) et chez Ies auteurs conscients de Ia langue (journaux, textes Iittthires). 

Afin de savoir si les types d'adaptation des 40 mots de notre corpus fina1 
étaient d i f f h t s  d o n  Ies sources, nous avons noté, pour chacune, le nombre de fois 

qu'une graphie était attes€&e, en tenant compte des &poques afin de distinguer des 

pQiodes d'emprunt. Nous avons aussi tenu compte des vm*ations de gente afin de 

savoir si la présence des deux genres pour certains mots ou I'existence d'un seul 

genre pour d'autres mots etait signiscative par rapport aux varivariantes graphiques ou 
même aw types de sources. 

Chacun des 40 mots a fait I'objet d'un arade constnùt d o n  une même 
structure : en tête de I'atacIe figure Ie mot anglais, orthographi6 selon sa forme 

d'origine et suivi de sa catégorie grammaticde ainsi que du nombre totaI des 

occurrences de la forme angIaise et des formes adapt6es. L'&de comme tel se 

divise en quatre parties. Premièrement, nous donnons Ie sens du mot Ensuite, un 

tabIeau indique les sources, Ie nombre droccurrences et Ies dates d'attestations de 

chaque variante (y compris Ia forme origineUe anglaise). Puis, un commentaire 
décrit I e s  divers procéd6s d'ÎnMgration des formes d'emprunt et met en IUIIU&e les 
caractéristiques qui ressortent de Iranalyse des tableaux. Finalement, nous 

dbgageons dans un résume Ies  aspects retenir. 



En confornUite avec les objedifk que nous avions établis au départ, la lecture 
des résultats nous a amextee à nous poser certaines questions sur Les tendances 

principales Ia base du processus d'adaptation graphique des angIiasmes 
Iexématiques au Québec et sur I'évoiution historique de ce processus. Nous avons 

notamment essaye de mettre en évidence I'importance de IranciennettS d'un emprunt 

par rapport I'6voIution de Ia forme de cet emprunt, I'adaptation graphique 
difErenfe des anglicismes dans certaines sources ou certaines eposUes par rapport 

d'autres sources et B d'autres époques, Ies sources ou les epoques qui ont pu 
favoriser Ie processus, les hcteurs qui ont pu influencer l'alternance des gemes pour 
un même mot, Ia répartition des principales variantes graphiques dans les sources 
métallliguistiques et dans les sources Iinguistiques. 

L'etude de I0évo1ution historique du processus d'adaptation graphique des 
angiicisrnes Iexémafiwes au Québec nous permettra de vQifier certaines intuitions 
que nous avions des le depart à propos de la variation dans Ia graphie de ces 

emprunts. D'abord, nous avions le sentiment que les graphies de Colpron ne 
correspondaient pas à ceIIes que nous avions vues dans Ie fichier du TLFQ. Par 

ailIeurs, dans notre expérience de l'enseignement, nous avons souvent étB 
confionî6e à ce type de problhes, Ies ouvrages rn~talinguistiques auxquels nous 
réfQons ne ré fWnt  pas totrjours Yusage graphicpe dans les sources écrites. 

Grke à I'andyse des nombreuses formes adaptees des 40 mots de notre 
corpusr nous pourrons nous appuyer sur des donnees sérieuses pour cemer les 

tendances influençant Ifadaptaton otthographi~e de ces mots. Notre ré8exion sur 

Ia fiçon d'&ire ces emprunts nous ramènera au constat qir'iI n'y a pas eu de débat 
sur I'orthographe des an@cismes, au Quebec Nous espérons donc que I'etude de 
notre corpus, réduit mais fe~~&en€atif Ues anpIicismes qui en fat partie étant des 

emprunts fr&pents), conbLbuera 1 alimenter non seulement Ia r&bcion sur 

i'inf4gration des anglicismes p&&ois, mais aussÏ Ies discussions concernant 

MabIissement d'une norme &rite de Ia variété de du Quec 



ANALYSE DU CORPUS 



1. JOB, n.f. (parfois m.) : 1411 attestations 
1. sens : emploi, Irava& occupation 

2 graphies: 

a) job : 1 273 occurrences (dep. 1841) 

1-1994 (1867 : ~&?mtn8n~ 
t 87&1987 (1 878 : Le Farceur) 
184 -19s (1 84t : Lord Sydenham cite par 
G6n'n- Lajoie, Le Canada-han@) 
1936-1 971 (t 936 : Bourgeois, &son et Jasette) 
1899-1 982 

ocwrrerices dates 
3 1973,1976 et 1979 (1973: S. Robinson 

eto.Srniai, nalk=al- 
of Carradkur F i )  of cbm?dk~ F i )  

2 1948 et 1976 (1948 : Buikîin dtrs agrkuburs) 
13 1-t 931 (1929 : Le Geagiu) 
38 t96+1983(1964:Renaud, cssse) 

f 
2 19344935=bmietrx, Les mtdt 

sources: 



sciurces: OCCUnBOCBS dates 
 tal linguistiques I 1976: A Clas, ~ ~ i s m e s -  

canadianismes 
archives / 
~umaW~riodiQues 

a) neutres / 
b) hurnon'süques / 

iittérature et eaides 3 1970,1974 et 198û ( 1970 : G. Miron, 
L1homm rapails ) 

littérature radiophonique I 
enqudte 1 

le) djob : 4 occurrences (dep. IWO) 

3. commentaire : 

Cest fa forme originelle job qui domine dans le temps (prenni&re attestation 

en lm) et quwt à Ia fréquence : 1 273 attestations par rapport à 58 pour sa variante 

Ia mCeux attestée : djobbe . Ceci sembIe confirmer Ia théone de Gendron (1967, p. 60) 

Seion qui tc ales emprunts monqUabiques n'ont eu gQiéraIement B subir que de 

petites transformations pour ?tre pIelliement adaptés au système phonique du 
kanco-canadien. Seds ont r6tist6 r@.&ement les mots contenant h I'origine une 

rni-ocdusive, comme job Lm.]. W. 

Deux des quatre VaLiantes, djobbt et jobber apparaissent pour Ia première fois 
à fa m b e  date (1929), beaucoup phis tard que Ia première attestation de job ; Ies 
deux autres (djub et djuk) sont pius récentes. 



Djobbe (58 occurrences), djob (51 occurrences) et djobe (4 occurrences) 

rendent compte du phonhe anglais [djl à l'aide des Ieth.es d et j. A cet @rd, il est 

significatif de noter que jobbe n'est présent que dans les journaux neutres, tandis 

que djobbe I'est surtout dans les journaux humoristiques; cette répartition s'explique 
sans doute par le fait que I'initiaIe dj a et6 p a p e  comme peu recevable selon 

L'orthographe kançaise. Djobbe, djob et djobe témoignent aussi du fait que le b final 

est prononce; on peut se demander d'oil vient Ie besoin de redoubler la consonne 

ha i e  quand Ia presence du e serait suffisante pour rendre compte de la 
prononchfion du b W (djobbe ). 

Djobbe et djob ne sont pas attestés dans Ies mêmes sources. Djob n'a pas été 

reieve dans les joufmux tandis que djobbe y a p p d  15 fois, prinapaiement dans 
les journaux h u d s t i ~ e s ;  djob appariu? 13 fois en lit€érature mais uniquement en 

1973 et en 1974, surtout chez Loiselet, dors que djobbe est beaucoup mieux 

représent6 dans la Iittérature (38 attestations) et sur une p&iode plus Iongue (de 

1953 a 1983); on relève egalement 3 des 4 occurrences de djobe dans des sources 

IittQaires. Djob est atteste 37 fois dans des encp?tes, mais toujours chez le meme 
auteur (Lemieux, Les Vieux') , tandis que djobk y est attesté 2 fois. ii sembIe donc 

qu'on ait, de fi- gQiQale, p r M  Ia forme qui tendait Ie pIus dairement compte 
de Ia prononciation du mot, Cest-adire djobk, quand on a voulu fianaser Ie mot 
l'écrit, 



Haden et Joiiat (1940, p. 849) incluent job dans la «série consid6rabIe de mots 

qui se présentent avec les deux genres.» Pour certains mots, dont job, les auteurs ne 

donnent pas de raison précise B ceffe du&€& des genres. L'examen de IOensembIe des 

attestations de job permet effectivement de contaster que Ie mot peut avoir les deux 
genres, mais avec une nette prédoIIUnance du genre Mminin En &kt, parmi Ies 483 

attestations en iïttératute gaite où iI est possibIe de prtkiser Le gme, on en relève 

326 au féminin contre-24 au masculin Voici un échantilIcm d'auteurs chez qui on 
trouve des attestations du mot au masculin : 
2898 Berthelot Mystères 
1 Lq@bCogniir 1983 
1 s  Lecl~Mot:niffsoirlins 

" 
1986 mes~ue,Attnrrta 

1968 Lclibnaire 1988 Tremblay, krncr et m q t e  II 
1972 Barfxau,Mmmc 1989 Ftlion,Mbnoires 
1976 Jasmin, R d  EtM 1993 P r o u l t c H o m m c W k à l a h &  

Par ailleurs, on observe la coexistence des deux genres chez un même auteur, 

par exempIe : 
occ au féminin OCCL au masculin 

Bessette 1 ( b g a n ~ I m  t (trf$miie, 1968) 
Jasmin 1 (Fm, W 6 )  2 (Ra&EtfrcC, 1976) 
Trembiay 8 (Larrce d amrptc f i  ,1988) 8 (Lana et compte, 1988) 

Job au mascuün y est toujours synonyme d'empi~, comme en France, tandis 

que job au f6minin a, en pIus du sens d'aempIoi» , ceIui de «travail» (comme dans 
une mfre 6elle djobbe «un autre beau travail»; êhe srcr [a job <<être au travaiiw) et celui 

de ubesognem (une j06 de bras «une d e  besogneBo), 

Cette réparfiüon des signiscations =Ion Ies genres se retrouve dans Ies  autres 

sources, notamment dans les radioromans et les téléromans où le genre masarlin est 

aussi tresrare: 

1 date 0 c : c u t ~ e n ~  attestations au mascuiÏn 
t 9 ~ f 9 3 9  17 1 
1940-1948 50 f 

- 1960-1970 8 t 

Ce cp'Z hut bien nofer, des€ qu'on ne reIève prescpe auame attestation du 

mot au masculinr quand iI est représenf6 par une variante, pPeIIe s'&rive ou non 

avec un e f ï ~ I -  La sede exception est reIevée chez BujoId ( N h r  1983) : œs 

jobbes perdus%. Chez LemÏeux (Les Viacx)? Ia notation «mot! p'tit d 7 0 6 ~ ~  n'est pas 



On peut penser que Ia voie d'entrée de ce mot en français guéb6cois, c'est-&- 

dire la voie de l'oral, explique en partie qu'au Québec le fi?minin domine : la 

prononciation de la consonne M e  du mot domie h entendre qu'ü est Mminin. 

Cependant, en Fance, où le mot est enW par Ia voie de i'écrit, on lui dome le genre 
masCuiin ; Haden et Joliat (1940, p. 846) ont noté M <lue la plupart des angiicismes en 
France, d'emprunt récent, se prononcent à I'anglaise, ont donc Sair étranger, et sont 
maSCUIitlS en conséguence [...].B. 

4. En r6sum6 : 

- La forme originelle job (depuis 1 W )  domine nettement et n'est concurrenc6e par 
aucune autre jusqu'en 1929. 

- Depuis 1929, on note la présence de variantes (djobbe, djob, jobbe et djobc) qui 

representent 7% du total des attestations de job; ces variantes sont limitées 

qyelqyes sources ou peu attestées. 

- La variante djobbe apparatil d'abord dans des journaux humoristiques, puis dans 
fa littérature (depuis I'époque jouaiisante); ces affes€atiom indivent qu'il ne s'agit 

pas d'une graphie neutre comme job, laqueIIe peut figurer dans toutes sortes de 
SouTces. 

- Le mot est presque toujours du genre f- non sedement en Iittékature &rite 

(326 cas contre 24 dans les contexfes O& il est pnssibIe de pr6ciser le genre), dans Ies 
radioromans et Ies t&tomans, mais aussi dans les autres sources. Le genre mascuIin 
est atteste surtout i'épcxpe rtscente, de-adue depuis Ies annees 1940 (sauf tm cas 

f i  emploi PB, isole, en 1898) comme en France, ce qui donne paiser que le genre 
mascuIin que peut avoir Ie mot au Québec réidte d'une influence du kançais de 
France et, par coméquenfi n'est pas à mettre en dation avec Ies pr- spontanés 
de hcisation des angiicisms auQuebec 



1. sais: a) nom : plaisir 
b) locution adjectiPale kfun : amuse dhtqnnt, sympathique (en pariant 
d'me personne), beau, agr6abIe (en parlant d'im endroit) 

2 graphies: 
la) jim : 9U4 occurrences ( dep. 1865) 1 



e): autres cas: 2 graphies pour 5 occurrences (dep. 1955) 
sources ocwrrences dates 

futme iournaux/@nodSque~ 
humoristiques 1 1980: Croc 
littérature Wiphanique 2 1955-1960 (1955: 

mivin, Dmfeur) 

Cest  rorthographe anglaise du mot qui prédomine (904 occurrences, soit 88% 

des attestations du mot) : -fin, sous sa graphie angIaise, est atteste dans l'usage 
depuis Ie si&cIe dernier (première attestation en 1865 dans un j o d ) .  Cette graphie 
est répandue dans tous Ies types de suurces, jusqdà nos jours. 

La variante graphique la phs  ancienne et la plus significative est f i  

(2929), s i  I'on excepte, du point de vue de I'ancienneté, Ia graphie far, attestée une 

fois en 1880 et sedement d m  fois par la suite dans des lettres manuscrites (en 1974 

et en 1975) et une fois dans un document d'enquête (en 1959). Forint est Ia variante 

de Ioin la plus fre~uente (99 occurrences) depuis sa première attestation en 1929, 

dans Le Goglu. Ceffe variante n'apparaît ni dans les journaux neutres ni dans Ia 
littérature radiophonique; par contre, eue est souvent attestée dans Ies journaux 

humorisü~es de m h e  que dans la iiff&a€ure des a n n b  1970 et dans les sources 
mé~guis t iques  &entes (dans ce dernier cas, depuis 1957, chez BéIisIer des€-& 

dire presque 30 ans aprh sa première apparition dans Le &glu)- Dans jbmeI 
I'adaptatm fianpise du mot mgIais se manifeste par Ie remplacement du u defun 
par O (on note Ie même phénomhe pour Ie mot ch- noté fchomf fdmmeI 



par le redoublement du n et par rajout d'un e en W e  pour d g n e r  la présence du 
n à I ' o d  

F m ,  fonn; et fm's figurent toutes dans la même source (ce sont des 

aeations d'un m h e  transcripteur);* et fiun' sont très rares. Les g r a p h i e s ~ ~  et 

phomre ne sont signifiicatives que par Ie Eait w'iI paraît s'a@ de u6ations voulues, 

la premieite ayant pour but de souligner que le n final se prononce, la seconde ayant 
manifistement un caractère ludive. 

- La graphie originefie @z domine depuis i'entde du mot dans Ie français du 

Québec (1865) j u q f a  aujourd'hui, et dans tous Ies types de sources. 

- La variantefmme figure d'abord dans un jourmi humoristi9que (Le C;oglu,1929) et a 

&& reprise par les auteurs de dictionnaires ou de glossaires à partir de Misle (1957) 

et par certains auteurs à I'époqye de ia Iittérature jouaüsante, par exernpIe Poupart, 
Loiselet, Ricard, Ducharme, Beaulieu, Lapointe, Germain, FiIion, Godbautr Leblanc 

- Les autres variantes (fonn ,fim', ~~s , -  ,$m',@nne et photme) sont 
marginales et ne correspondent pas a des tendances gén&des. 



3. SET NIL : 850 attestations 

1. sens: mobilier (de don), ensembIe (de f i u W s ) ,  SerPice (de va ide) ,  etc. 

2. graphies: 

a) set : 764 occurrences ( dep. 1799 ) 
saurces: QG.0mwm !wes 
metalinguistiques 52 1 W5-1986 ( 1 855:Dictbnnah âes 

barbaiismes et des sMc&ms.- ) 
~~ 78 179S1979 
ioum-iques 

a) neutres 443 1806-1993 (la Le Canadh) 
b) humristiques 24 18784983 (1878: Le Famur) 

f'idrature et études 116 1899-1 991 (1899 :Montigny, R@xbn) 
Rt6ratute radiophonique 25 1 987-1 968 
enquete 26 1855-1 982 

rb) seft : 53 occurrences ( dep. 1815 ) 

Ic) setcc : 24 occurrences ( dep. 1828 ) 
sources: 
m8EalCnguistiques 
archives 
journaux@&iodiQ~6~ 

a) neutres 
b) humor[stiques 

litterature et études 

dates 

1828-1 876 

1 1878 =Le MUYeIliste 
1 
3 t935= Saguenap~  

1969: Beaulieu, Race de 
1979: Getmaki, M ~ ~ O U T S  

1 
1 iw: Padoue SCmaird, TiimbCay 

mmms 



1 d) sept : 5 occurrences (dep. 1857) 1 
l $KnJmE: 
enguistiques 
archives 

' archiwsdefolkkre 
pum-hues 

a) - 
b) hurnoristiiques 

Iiirature et études 
littérature radbphonique 
enquete 

3. commentaire: 

e) autres cas : 4 graphies pour 4 occurrences (dep. 1864) 
swuas Qammas dates 

cefhe archives 1 1 892 
cette archives t 1878 
& liîtérature I 1945: Gélinas, 

Fniiolinades 
S& archives 1 1864 

La graphie mghise set domine nettement (764 ocmences). C'est 

notamment la sede graphie attestée dans le corpus m ~ g u i s t i q u e .  C'est aussi Ia 
plus antienne (1799) quoique les deux variantes les plus importantes, seft (1815) et 

sette (I828), soient apparues peu après. Les autres variantes, sepf, &fret ceftr, cef, et 

s& sont Ws peu attestées et se rencontrent surtout dans Ies textes d'archives. 

t 

1 

Parmi Ies variantes, c'est la forme scff qui est la pIus Mquente (51 occ); <est 

6gaIement la plus ancienne de ceiIes-ci (1815). Setf est d'abord atteste dans un 
journal neufre, kr Gazefe de W e c  ; de 1015 1889, ceffe se rencontre dans 
trois categories de sources : les jotunawc neutres, Ies journaux humoristiques et Ies 

documents d'archives. Sette (24 mc) est pour sa part relevé de 1828 1979 dans 
différentes sources, sauf dans Ies sources métâGnguistiques et les journaux 

humoristiqyes- Le tabIeau fait bien voir cependant que dest dans des documents 

d'archives cpe les graphies sett et se* sont  le pIus so- affesttks (se# : 30 / 51 

occurrences, Kffe : 19 124 o c ~ ~ ~ ~ e n c e s )  ; iI s'agit sans doute de graphies valieur 
phon6tique du fait que le L est pnmonc6. Rappdant que si de fknco-canadien a 

tendance a am* certaines co~lsonnes [...] il prononce par ailIeurs avec fidélit6 Ia 
ccmsonne f , Icmcpt'eIe est sede en fide de mob, Gimdrcm (1967: 51-52) ajoute : 



M Ia consonne C, dans les mots d'emprunt en 4, a confinu6 d'?tre prononcée. B. De 
ces deux graphies, iI apparait que stfte, maigré qu'de soit moins kéquente, jouit 

d'un meilIeur &dement dans le temps (de 1828 1979), comparativement B seft (de 

1815 1889); la rarete des témoignages au XXe sîècle nous interdit cependant de lui 

attribuer une valeur représentative pIus grande, même s i  on peut Ia mettre en 

parall&ie avec d'autres graphies du même genre: par acempIe,frm (fd, job (fobbe 

ou djoàbe), etc. 

On voit nettement I'influence £tançaise dans la réinterpr6fation de ta forme sef 

par étymoiogie popuMe dans Ie cas des graphies ceffe et cef, de même que pour 
sept où l'analogie avec le nombre a joué de façon manifeste. L'ajout d'un r dans 
m e  reIéve de l'hgperco~on et s'explique par le fait que le r est souvent ami 

dans la langue courante dans les findes en -&e, -dre, etc Sêt atteste que Ia voyelle du 

mot est bien un [el et non pas un [el, par exemple. 

4. En résumé : 

-Si Iton examuie le reIev6 d'un point de vue chronologique, on observe que Ia 

graphie set domine d e s  le début (% de I'ensembIe des reIevés depuis 1799). Les 

autres graphies thoignent d'une hésitation graphique anaenne et relativement 
rare, et, dans certanis cas, d'une h m  d'interpréter Ie mot (6tpoIogie populaire). 

-Les deux variantes Ies pIus miportanfes, seff et s e ,  à vdeur phonbtique évidente, 
révèIent fa p~~nonciaticm du f finai. Ce sont des graphies anciennes qui proviennent 
surtout de documents d'archives et, dans Ie cas de setf, de journaux du XIXe siWe. 

- On note 1511fIuenœ de I'étymoIogÏe popuIaùe dans Ie cas des variantes sepr crffi 
etcef,etune matiiféstation d'h.co&cm dans Ia variante ceftre. 



2. graphies : 

19174994 ($917: ~S~enement) 
191 1-1988 (19% 1 : La PM, Gt TC)UI&L ) 
t-1994 (1934: Giignon, Mseiteur) 
1 S t 9 6 3  ( l m :  Beaudry, Rue) 
5973-19m 

Ib) tchm : 34 occurrences (dep. 1930) 

1977:ACtuiM 
1- croc 
tmt992(197'3:ALoiselet, UnLwenfant 
d'dir'em) 
1962 : R. Lemelin, Les PkwffCs 
197M980 

dates 



Id) fchmme : 32 occurrences (dep. 1931) 

dates 

19824992 (1 982: P.Perreault, La Mte 
lumineuse ) 

Q autres cas: 5 &taphies pour 7 occurrences (dep. 1918) 



Chrnn est un mot qui date du début du siècle : première attestation en 1907. 

C'est l'orthographe angIaise qui prédomine (731 attestations, soit 863% de 

I'ensembfe des reIevés). Deux des trois variantes les plus f&quentes, fchm (34 occ.) 

et fdiomme (32 occ-) , sont attestées au debut des années 1930 dans Ie GPFC et dans 
te journal Le Goglu. La troisihne, fchom, n'apparaît que dans Les Vieux de Lemieux, 
un auteur connu pour ses graphies singuIïères, et dans une source Iittéraïre (1978); 

Ies autres variantes, très peu fMpentes, ne rendent pas davantage compte de 

l'usage. 

Les deux variantes les pIus reprhntafives, tchrnn, et tclromme, et quelques 

autres qui Ie sont moins (f'di~~tl, tchmme, etc), ilIusfrent une tendance exprimer 
au moyen de i'orthographe française les deux phonhes [tg et [A]. Le Teh de fchmf 

tcli~ftnne, etc- traduit le fait que les fkimcophones guébécois ont senti Ie besoin de 
rendre de façon expIicite un son inexistant en kançais. De pIus, dans Ies vangantes 

fchom, fchomnre, dmm', chmnmo et fechmm, Ia Iettre u du mot anglais ahurn est 

remplacée par Ia lettre o correspondant au phoneme &angais [gJ, qui rend mieux 

compte pour un fi.ancophone péb&ois de Ia voyelle t d e  q'elIe est prononcée en 

angiais et dans i'empnint qu'on en a fait 

Quant au genre de chum, iI est évidemment iduenct! par Ie sexe de Ia 
personne qur3 represente; iI sembIe toutefois être Ie pIus souvent réservé aux 
membres du sexe masCUlfII, Les reIevés de la presenfe etude correspondent à ce 

qu'&rivent Haden et Joliat (1940, p.W)r qui rangent akrnn dans Ia catégorie des 
subsfanfifs de genre mascuIu1 La variante fch~lllllte est, qyant à de, attestee une 

seuIe fois au Mminin, dans la IittQafure des annees 1970. Concemant encore cette 

présence du f a  on trouve le dérivé ckmettgs chQ Lemieux, dans un docu- 

ment d'en*& de 1980. 



-Chw est la forme la mieux attestée depuis Ymtrée de ce mot dans Ia Iangue (1907). 

-Tchum et fchomne sont attestés depuis les annees 1930, notamment dans une 
source métalinguistique (GPFC) et dans un journal humoristique (Le Gogtu); ces 

variantes ont et& reievées par la sirite surtout dans ia üttérature des années 1970, 

époque à partir de IaquelIe Ies auteurs recourent plus fadement B i'orthographe 
h @ s e  pour rendre compte de la prononciation réelle des mots. 

-Tcham n'est attesté; que dans une sede source (Les V i a  de Lemieu) et Ies autres 

variantes sont mm@es. 

-La mesaue totafite des variantes adautees ihstrent une tendance rendre le 

- On note dans pIusieurs variantes (fchonz, fchommeI dromd, clionnne et fechomm) 
Ie rernp1acement de la lettre u du mot anglais clmm par Ia lettre O correspondant au 

pho-e fiangais [a, qui rend mieux compte pour un kancophone queWcois de Ia 

voyeIIe € d e  qu'de est prononcée en anglais. 



5. BOSS nsl (parfois f.) : 788 attestations 

1. sens : patron 

2. graphies : 

la) boss : 773 oc-- ( dep. 1870 ) I 

atchhres 33 
joumauxfpênodiques 

a) neutres 130 

b) humorisaques * 06 18784 932 (lm Le F a m r )  
littérature et &des 391 1870-t993 (1870: Larue, AiWmges 

IîUérature radiophonique 24 1938-1975 (t 938: Grignon, Dgse&ur) 
enquéte 31 1973-1993 

c) autres cas: 3 graphies pour 3 o c m c e s  (dep. 1%6 ) 
Swrees: - 

b6~se -me 1 1979 
brlss q d t e  t runtm:tsmiet#, 

Lesmilx 
bOs archives 1 1- 



3. commentaire : 

C'est I'orthographe anglaise boss qui est Ia pIus hequente d m  Irusage 

avec 773 attestations comparativement 12 occurrences pour Ia variante graphique 
qu'on rencontre le plus souvent, bosse, qui correspond Zi une forme existant déjà en 

fiançais (bosse). 

Boss est égdement la graphie la pIus ancienne : premi&re attestation en 1870 

dans MiTimges hisfm*ques de Lame. Les autres variantes sont plus récentes et 

marginales, sauf bosse qui ne compte tout de même que 12 occurrences: 

Rivard (1914, p.152) et Gendron (1967, p.31) ont tous les deux évoque Ia 

correspondance entre la Iettre o du Mçaîs et Ie son [DI postérieur angIais qui a &té 

etablie par les kancophones ~uébticois. Comme, dans Ie cas présent, iI n'y a pas 
d'incidence sur I'oicfhograpfie, cette pest ion ne dève  pas de notre propos. 

Boss prend tantôt Ie genre masculin, tant& le genre f6rnh.h selon qu'il 
s'applique h un homme ou à une f m e -  Ainsi, parmi les attestations de 6ws, on 
trouve g6nérdement Ie boss, mais parfois aussi, Ia bus* De même, parmi les 5 

attestations de bosse où Ie contexte permettait d'identifier Ie genre, j'ai ai televé une 

sede au f&nïnin comparativement a quatre au masadin, œ qui indique bien que Ie e 

W a pour fonction première ici de rendre compte de Ia prononciation du s nnai et 

non du genre du mot Par mlIeursr ie fait que Ie mot srempIoie surtout au masadin 
srexpEque 6videmmmf ici par le contexte -ohgigue d'autrefois oit Ies  postes de 
diredion étaient surtout ocatpés par des hommes, et non pour des raisons d'ordre 
IinguMcpie. 



On trouve une attestation isolée de bosse en 1922 chez Masoicote ( ~ ~ ) ,  

puis cette variante est attestée de nouveau en 1949 dans les journaux, et finalementf 

a partir des années 1970, dans les jouniaux et dans Ia littérature. 

Une derniere variante, b&e, qui est attestée 8 fois dans des sources 
m6taIinguistiques, n'a pas kt6 induse dans Ies tableaux parce p'el Ie n'est attestée 
que chez I'Acadien Pascal Poirier (1927). Cette variante paraît dtre une graphie 

3 

d'auteur, qui sert peut-être rendre une prononciation parüCUli&re du mot en 
acadien (prononciation très p&Qieure de Ia voyde). 

-Boss est Ia graphie Ia plus ancienne et Ia plus fi6qente dans I'usage. Le mot ainsi 

orthographié est gh&aIement au mascuh, mais parfois aussi au femmih 

-La variante han&& bosse est très peu attestée. II est posss'ble qu'on n'ait pas senti 

Ie besoin d'y recourir davantage, d'une part parce que ceIa aurait pu créer une 

confusion avec bosse dans Ie sens de qrotubémnce» , d'autre part parce que 

I'orfhographe anglaise avec un double s à Ia finde rendait d4jh bien compte de Ia 
prononciation du mot dans I'usage. 

-La graphie bosse a d'abord et6 at€estée, de fa& iso1&ef dans la IittQature des 

années 1920, puis en 1949 et, finalement, elle m5appam.R dans Ies années 1970. Le e 

hd rend compte de la prononciation du s fina1 (on a notg le même ph&om&ne 
dans IfiIlliif. de certaines variantes des premiers mots de ceete étude : jobbr,fDnnr, 
SemI cltomnte). 



6, SLEIGH IL m. et f. : 783 attestations 
1. sens: luge, traîneau 

2 graphies: 
[a) sW#h : 731 occurrences (dep. 1606) 

archives 
@ u m ~ q u e s  

a) neutres 
b) humoristkps 

m&mtsJre et B!lldes 
littdmture iadiophQm 

1 b) SM : 15 occurrences (dep. 1861) 
sQwas: 
m6Winguistiques 
archives 
pumaux/périodïques 

a) neutres 
b) humoristiqu8s 

litthture et &tudes 
littérature diophonique 
enquete 

OCCUneClCBS d3m 
1 1978: Giibert Simatd, La manne bkue 
r 

2 1940-1958 (BulAean des agn'writeus) 
t 1st: LeGioglu 
t 1872: Gaukl~ûo i iau:  Paysans 
8 t 939-1944: Grignon, Homme 
2 1861-1980 

c) autres cas : 18 graphies pour 37 ocaimences (dep. 1 û31) 
SaKGes accunances dates 

skv archm 3 1831-1879 
enq- 2 1980,1983 



archives 

3, commentaire : 

SE@ est Ia graphie fa mieux attestéë dans diverses sources (731 occurrences). 
La principale variante, dér est beaucoup moins f ie~~ente (15 affestations) et montre 
qu'on a adapte phonétiqernent un son angIais, comme I'expIique Gendron (1%7, 

p.35) : *&)e hm-canadien a monophtongu6 systémati~ement [..J Ia diphtongue 
ei [..J sous Ia forme d'un é fkmtL». Quant a w  19 autres variantes, encore plus 

rares, d e s  se reîrouvent surtout dans Ies  documents d'archives et se distinguent les 
unes des autres par l'ajout d'une syUabe, d'un accent, d'une ou de piusieurs Iettres. 
Tantet &es itevUent une ignorance tofaie de L'orthographe du mot (par ex. cele, se&$ 

ceIér)), €artt8t e k s  nous apprennent que Ie scribe sait qu'il s'agit d'un mot angIais 
mais qu'il n'en connaît cependant pas I'orthographe correcte (par e*, ski& sefi@, 

selé& S@W, etc). 



Les variantes autres qye sleibJr et seEei proviennent de documents d'archives 
et d'enquêtes, majoritairement du W<' si&Ie, sauf slée, attesté dans SapenayensUr 
(1935). 

Les mots qui se terminent par Ie son [el en fiançais sont parfois au f6min.h 
(smrE, lI17méer etc), parfois au masculin (éfé, fruphk, etc). C'est sans doute une des 
raisons qui expliquent I'hésitation quant au genre du mot SI&@ que Haden et JoIiat 
classent parmi Ies mots qui se présentent avec Ies deux genres (1940, p. 848). Dans 
notre cotpus, nous notons un ait remarquabIe : c'est Ia conlirmation du genre 
femuùn du mot qui s'effectue vers les années 1970, après une pénhde de flottement 
où Ies deux genres sont ufilisés. 

En IitMattue a dans les études, par exempIe, Ie masadin domniait au si&& 
dernier; en et, de 1838 1898, parmi 18 exemples rdevés, s~~ est atteste 16 fois 
au mascuIui et deux fois au &mhîn. Ensuite, de 1912 1%8, c'est la période de 
flotternent : on relève 15 affestatiions au mascuün ccmfre 21 au fgnmin. Puis, de 1972 
à 1979, Ia prédominance du &ninh s'accentue : 41 attestations au Mmmm et 5 au 

mascuIa Fidement, de 1980 1989, on note 28 occurrences au fémùun et 6 au 

mascula C'est donc Ie genre Mmiian qui a fini par I'ernporter. 



J'ai fait I'eramen des auteurs des m e e s  1970 en notant queI auteur 
privil6giait l'un ou L'autre des deux genres. Ii n'est rien apparu de significatif 

concernant l'appartenance d'un auteur à Ia vague jbuale, ou non. Certains auteurs, 

selon ce que j'ai note, emploient I e s  deux genres, par exempIe Jodoin (En-D'ssout). 

Dans les journaux, le phenom&ne se produit de Ia même façon qu'en 
littérature : SM@ est surtout au mascului au siècle dernier (de 1808 à 1895, 10 

attestations au fQMnui contre 32 au masculin) et au début du XX siMe (de 1900 
1907,11 attestations au masculin contre contre une d e  au féniinin). Puis, on Msife 
entre les deur genres : de 1910 h 1958,5 attestations au masculin et 8 attestations au 

féminin- A partir de 1975, on ne rdhe que des attestations au künin Le tableau 

suivant nous montre clairement Ia pQiode où I'on hésite entre Ies deux genres, et 

ceIIes où prédominent respectivement le mascuIin ou Ie féminin : 

On trouve Ia même confirmation du genre fémingi de SM& dans Ies aufres 

sou~ces~ sauf dans les encp?€es où, contraizemenî aux sources littéraires et atuc 

journaux, Iflusage continue d%&iter entre Ie aascuün et le Mmirnn (38 a€€e&ations 
aumasculincontre15auMmnMde1913~1983).CephQiam~eperit~fre~~aufaat 



que des enquêtes sont souvent faites a+ de gens ggés, pIus conservateurs dans 
Ieur usage. 

Quant à Ia principale variante, sle 10 de ses 15 attestations sont au féminin 

contre 1 au m a s e  (1872), Ie genre n'&nt pas réva6 dans les autres cas. 

-C'est Ia forme anglaise sleigh qui domine (93% de l'ensemble des attestations). 

C'est ausi la forme attestée le pIus anciennement. 

-Le mot a connu un grand nombre de variantes graphiques, mais surtout dans des 
documents #archives; ces variantes ne représentent que 7% du totaI des occmrences 

(52 sur 784). 

-Par contrer ce qui est significatif, c'est Ia modification qu'a connue le genre du mot 

dans toutes les sources (sauf dans les enq?tes, & I'Qe des gens inferrog6s peut etre 

un facteur) : sk*@ est surtout au masculin jusqu'au début du XX' siècle, puis on 

hésite entre Ie mas& et Ie Mrninin du début des années 1930 jiasqu'awc années 
1970 e t  enfin, on assiste à une nette domination du Mminin apres une période de 

ffottment où Ies deux genres sont utilisés de fapn peu près égaie. 



7. GANG nf., parfois m. : 77ï attestations 

1. sens: groupe, compapnie, troupe, etc. 
Zpphie s  : 
a) gang : 599 occurrences (dep. 1837) 

archives 
joumauxipériodiques 

a) neutres 
b) humrfstiques 

twrature et études 

littérature radiophonFque 
enquete 

i e 7 2 - t g ~  (1872 : ~e ~anatim) 
1037-1 983 (1 837 : Le fantasque ) 
i8?M992 (1 870 : Larue, AtWwges 
m-1 
19384970 (1938: R ~ p d i ~ @ & )  
lg?S-t982 

1877-1989 (lm: ~'6-t ) 
1929:feGagfu 
1û494 989 (1849: 8. a, Une & perdue... 

c) gangnë : 9 occurmces (dep. 1939) 
SQlaes: aoairrenees datas 
eWJfsniqw I 1939: Vidor Barbeaut Le mmge di3 

-pays 
archives / 
jouma-rbdiq- 

a) - 3 19m:Lem,ABouchard 
b) humi-istiques f 

MratureetBhdes 4 19694976: tabrosse, Wb 
DBschambault,-= 
Gemiain, Del&e 

1- -ilque r 
enquête 1 ' - 198i-1982 



La graphie gang est la plus ancienne (premiere attestation en 1837). 

Cependant, deux autres variantes, gagne (184% 1a variante Ia pIus m e n t e ,  etgagn 

(1860), un hapax, sont attestées a Ia m h e  époqye- 

Gang domuie aussi dans I'usage : 599 occurrences sur un totaI de 77l 

attestations du mot La variante la mieux reptésentéeI g a w ,  compte 159 ocmences 

(20,6% du total des occurrences du mot) dont 104 en Iiffêrafure; près de la moitib de 
ces 104 âftëstati0~1~~ c'est-à -dire 47, proviennent de Ia I i t thture de la période 1970- 

1979, qui semble ?ber dans œ corpus, une période propice B la difhision de graphies 
hcisantes. On trouve en outre e s  autres variantes, gRtlpr gagn et g â p -  

L'influence de la prononciation sur la variation graphique du mot gang est 

évidente. Gagne et gags ainsi que gangne et g â ,  semblent rendre compte de deux 

façons différentes de ciire Ie mot d o n  que I'on prononce la voyde antérieure [a] ou 

Ia voyde post6rïeufe [a]. De nos jours, on n'entend que la prononciation [a]; 

toutefois, il est possible cp'anaennement Ie [a] ait aussi et6 entendu, comme en 

temoigrtent des attestations dans le PPQ, qui donne aussi des exemples de 
nasaüsation de la voyeIIe dont g q p  peut r m h  compte. 

Adjutor Rivard dasse gang parmi Ia liste des mots angIaÎs qui n'ont presque 
pas subi de déformations phon6tiques. Meme si ce n'est pCune modification 

mineure, g u p ,  gagn et g â w  ilIUSffent cependant que Ie [iJ1 anglais de gang a ét6 

rempIacé par Ie b] de gagne* 

Gendron (1%7, p-43) mentiunne que a[qe [~JJ anglais dont I'ar€idation est 

dorso-vélaire da pas son 6qyivaIent en fianaxanadien : ceIuÎ-cÎ ne connati que Ie 

bj, qui COLISfifme donc pour Iui Ia Sefjtje aLfZcuIation nade  réalie dans une région 

posWeme de la voûte paIatuie.m. 



La prononciation semble égdement avoir inauenct! Ie genre du mot La 

présence d'une consonne prononc6e ik Ia fin du mot gang est probabIement à 

l'origine de IrutiIisation du genre f- Haden et JoIiat (1940, p. 852) affirment 

que lorsque Ie Canadien-bçais est en présence d'un mot qui se termine par un-n 

prononce, (en pariant ici d'une autre ocdusive nasale, soit [d), ce mot est pour lui 

du fihin.in [J car Ia correspondance est [...J bien 6tabIie en français entre le 
masculin se terminant par une voyde nasale et le Mminin par une consonne n d e  
[...] ... 

Suivant cette ré@e qui donne le genre f m  aux mots dont les Mes sont 

fémuiines, gang est génQaIemeni Mminin dans Ies diffQentes sources oii Ie contexte 
permet de préciser k genre. Quant aux vaTiantes pphiques gagne, gagne et gâgne, 
O& Ie genre féminui est marw6 par Ie e finai, et gagn , d e s  ne sont jamais attest6es 
au masadin. 

Par e~êmpIë, dans Ies sources littérâi~ës~ on ne trouve aucune attestation de - 
gang au masCului entre 1870 et 1950 ; en 1950, sut 16 affesf&tkns, une sede montre ie 
genre mascuün par rapport 12 attestations au Mminul A partir de 1950, on trouve 

des attestations au mas&I mais rarement- Parmi les 216 attestations de la 
Iittérature et des études de 1970 à 1979, on ne dénombre que 6 attestations au 

masculin (Ia première en 1971); de 1980 B 1989, seules 3 des 136 attestations en 

IittQature présentent gmg au masdinr dans des textes de 1982 et 1984 : 

Ce- prédominance du genre fiamuiin se confiane dans Ies  autres sources. 

Dans Ia IiWmture radiophoniquer oir bal pr&îomine, aucune des 24 a€testa€Ïons de 
1936 1970 ne pr6sente le genre masculin. De m b e ,  dans les journaux 

humoristiqys, on ne home, de 1837 à 1983, que deux extraits otr g a g  est au 



masculin (Croc, 1983) contre 30 au f h i n ï ~ ~  Dans Ies  journaux neutres, on rehe 9 

atteSCatiom au masculin contre îî7 au fhh ïn  : 

On remarque aussi que Ies 9 attestations au masculin sur Ies 157 fiches 
couvrant Ia Wode de 1872 B 1994 proviennent unicpement des années 1980 alors 

que I e s  127 attestations au Mminin se répartissent sur toute la période. Donc, le mot 

gmg semble avoir &té eait uniquement au fQninin dans les journaux, avant 1980, 

date oii le mascuiin commence à apparaître. 

L'utiIisation du genre masculin est cerfainement due a I'infiuence du han@ 
de Fance oh I'on nfernpIoie gang qu'au masculih Selon Le Pefif Roberf, un gang, 

toujours empIoy6 au mascuIin, designe uni~uement une bande de maifaiteurs. 
Gan& au mascuiinI est pivfois empIoy6 en ce sens dans nos attestations en 

littérature, mais iI I'est aussi dans le sens de  bande>^ en généra1 ou de abande 

QaB Swraes definitCon 
1950 u w , ~ = @ -  bande (= un gang dg maudits mal fWs m) 

1971 Bertrand, Psudiat b8nde(=bgang vientdes'BQarpifkcommedes~~) 
1975 Harvey, ~~~ bande [= ut gang de petits hommes mesurant B peine 10 

poueesdeW4 
Fih ,  Saint-- bande de rnaHaiteurs 

1970 L a f m & m * & € P b u ~  bande d'amis 

Par c e ,  dans Ies j- gag M masadin a p h  sopvent le sens de 



-Gang (depuis 1837) est la forme la pIus anchne et la pIus fréquente. Le nombre des 

occurrences de gagne (depuis IW), la variante la plus kWente, représente 20,6% 

du total des occurrences de gag. 

-L'influence de la prononciation est d e  dans Ies  variantes gagnef gagn, gangne 

e t g i p  qui rendent compte du [rid et aussi du [a] postérieur dans le cas de gungne 

- La prononciation innuence égaiement le genre de gang qui est g6nQalement 
fiémuUn, en raison de la prononciation de Ia consonne finale, dans les diffiQentes 
sources oik le contexte permet de préciser Ie genre. Ii n'y a aucune attestation au 

mas& avant 1950, date O& i'cm en relève Ie premier exempfe d'emploi; à partir de 
cette date, on trouve des attestations au mas& Zt I'occasion, sous I'infiuene 

ftançaise France- 

-Dans notre corpus, gang au mascuün a, comme en France, le sens fian@ de 

a bande de rnahiteurs a surtout dans Ies journaux, mais peut aussi si@er, entre 

autres, r bande d'amis B, u groupe de musidens n, « f a d e  ou groupe de 



8. BEAN n f.: 711 attestations 

1. sens: a) haricots, haricots au Iard. 
b) plat de haricots au lard. 

2. graphies : 
a) k s n  : 480 occurrences (dep. 1877) - MXUnenCBS dates 
tnétalhguistiques 53 1 880-1 984 (1880 : N. Caron, Petit uxabm 

a /'mage des cm--mm) 
archives 20 1961-1 980 
/oumaux/pérCodiques 

a) neutres 35 18774995 (lm : Le N O ~ I I ~ )  
b) h u t m i S t i q ~  12 1881-1979 (1881 :Le VraiCanard) 

littérature et 6tudes 85 1897-1982 (1897 : Anonyme, La cobnESaîhm bien 
faiteparkouvn'iisrs~ 

rittetatu@ radiophonique 88 1-1978 (1936 : Bourgeois, Joson et Josefte) 
e~lqUete 167 1893-1982 



e) bin : 7 occurrences (dep. 1942) 
sQuE$s MXWnenCBS dates 
mwingu&tiques f 
arctiives 2 1959 et 1976 
joumaux@driodiques 

a) neuttes I 
b) humoristiques I 

littérature et Wdes 2 1942 et 1975 ( 1 94Z Barbeau, Mai- 
artkcansde cheznous) 

iiüérature radiophonique f 
enquete 3 1958.19T7et 1981 

3, commentaire: 

C'est Ia forme anglaise benn qui est Ia plus ancienne (première attestation en 
1877) et aussi la plus fieyente : 460 attestations pour bemI souvent émit au pIunel 
(beans), par rapport a 160 attestations pour bine (Mus et bûres), Ia variante Ia plus 
fieqwnte. Les principaies variantes, bim (parfois écrit bine) et birriie, totaüsent 237 
occurrences, c'est-a-dire la moiti6 de I'ensembIe des attestations de hem* Les deux 
autres variantes, bar et fi, sont farilement attestées. 

Toutes Ies variantes datent du XX' siWe, Ies deux printipaies étant attestees 
pour la première fois dans Ie journal humorïstiqe Le Goglu : 

Au dépm la forme olan était d e  avant d'avoir Ia concurzence de biriE et de 

bifire dans les amiees 192û. Si on met en rapport Ies graphies et Ies sources d80ù des 

proviennent, cm note que Ia rivalité aiae &an d'une partp et bint et biniil dna&e 
part, a vraiment commencé en 1929 dans un journal huniorisflgue (le w u )  et en 



1930 en Iittérahw, pour reprendre, après une @ode où bine et bnnc sont toujours 

présents, mais moins fi&pemment que bem, au début des années 1970 (Etterature) 

et des années 1980 (journaux humoristiqpes). Quant aw autres sources, on y note Ia 
pr6ence dBgnificative de bame et bnre dans les journaux neutres depuis les annees 

1970 (ap& une première attestation de binne en 1959), en iifférature radiophonique 
depuis 1944 et dans Ies sources métalinguistiqyes depuis 1930 (bine) et depuis 1970 

(Km). 

On constate donc que Ia supr6matie de bean en tant que forme la pIus 

&pente n'existe pas dans toutes Ies sources, notamment dans les &tudes et en 

Litterature &rite : bine, même sril n'est attesté au total que 160 fois, a presque Ie 

même nombre d'occurrences dans les &tudes et en Iiff&ature &.rite que Ia forme 
anglaise : M e  (79 attestations), bean (85 attestafions). Si on ajoute aux 79 attestations 

de bin ceIIes de binnt (28 attestations), le fait qu'on ait pr-6 une forme adaptée 

dans la Litt6rature et dans les &des devient manifeste. Ceci se confirme dam les 
dates pIus rgcentes d'attestation de bUrc (1930-1992) et de Kmre (19344994) en 
Eff&a€ure, 

D'apres notre corpus, Ies sources journalistiques neutres montrent que bean 

continue d'y ?ne bien pr6sent dans les années 1990 et que bne et bime lui Iivrent 
toujours concurrence : bean est attestt? 35 fois dans Ies journaux neutres dors que 

f ie  et bi'lltl~ ensembIe y sont attestes 21 fois. Dans Ies journaux et pénodicpes 
humoristiques, le phckomène est inverse. En effet, ce sont Ies variantes qui sont Ies 
pius Wquentes : bac et Hine (22 occ), bean (12 occ). 

En littératrue radiophonique, 6ke et bime (8 occ.) sont beaucoup moins 

presents que km: (88 occurrences); iI est d e u x  de constater que 72 des 88 

occurrences de bean dans les radioromans et les téIéromans proviennent de fa 
période des années 1946-1946. II peut arriver que Ie fichier ait été d-6 de façon 

pIus détailT6e pont Ies sources se rapporfant Ia IiffQature radiophonicp pendant 
une courte pénode de temps; bean était h seuie graphie qui s'imposait ara 

aatlsaipteurs. 



Quant aux otrvrages méta.ünguistiquesr iIs ilîusfrent bien la pr6sence 
concurrentielle de bean (53 occ.) et de ses variantes bine et bimie (54 occ). 

Les variantes graphiyes semblent avoir étt! Muencées surtout par l'aspect 

phonétique. La premiikce chose que I'on remarque, c'est le rernpIacement des Iettres 

aa par i pour rendre compte du son de la voyelle dans m e ,  bimr et ba. Benn 

prononcé [bin], s'écrit souvent bine ou binne, qui constituent les deux variantes les 

plus fi6ventes. Cette tendance est d'aiireurs d'autant PIUS forte que la graphie err est 

étrangère au 6cancais et que son rempIacement par Ia Iettre i s'imposait pour une 

oreille francophone. Pour ce qui est du timbre, Gendron dira pIus tard que r le i 

anglais k m 6  et Iong [...j tend à s'ouvrir et B s'abréger, confOrm&nent au système du 

hco-canadîen [...J ( Gendron, 1967, p. 23 ). 

L'ajout d'un e finai à bme et m e  indique que le n est prononcé. Cette 

prononciation de la consonne n est aussi m a r q e  par le redoublement de la lettre n - 

dans bime (77 attestaaons) e t  de façon plus marginale, dans bim (7 a€testations). 

En ce qui concerne Ie genre, on note que I'ernpntnt bearr, tout comme ses 

variantes, est toujours atteste au f U C  Ce cas, comme d'autres, montre le bien- 

fondé de Ia regle énoncée par Hadm et Joüat qui &rivent que : « Çont [..J f6minins 

Ies mots franco-canadiens se terminant en -me de provenance diverse : [...I beans 

(pl&), biWr '..] » (Haden et Joliat, 1940, p. 845) . Quant au nombre de beun et de 
ses variantes birre, baare, et br'itnI iI est souvent pIunel dans Ies diff&entes sources. 

Fidement, nous avons cherch6 mir si, dans Ie d6rivé berneni 
(etabfissement où Iran servait des &es au Iard), nous pouvions retrouver les mêmes 
tendances que ceIIes qui ressortent de I'analpe de km- Nous notons d'abord que 

Ies formes graphiqpes ayant Ies Iettres sp dans Ia première syIIabe sont rnaqîdes : 



Les autres formes, (38 occ. de 1959 à 1992), banerie (14 occ de 1929 à 19û3) et 

%n'rie (2 occ. : 1947 et 1961) datent toutes du XXe si&de, comme les variantes du 

mot bem; la pIus ancienne, binnctie (1929) est également attesth pour la preIILi&e 

fois dans le journal humoristique Le Goglu. 

-La variante bean est Ia plus ancienne et la pIus fit&pentee 

-Les deux vanantes principdes (bine et k) sont d'abord attestées dans Ie jomai 

humoristique Le Gogh (1929). 

-La ptédominance de bean n'existe pas dans toutes Ies sources. Dans les sources 

iîffQaires et dans Ies joumaw humoristiques, Ies variantes bine et W e  sont pIus 
fréquentes que bem. Dans Ies journaux neutres, eIIes se Iivtent conmence. 

-Les h e s  adaptées k et binne commencent h faire vraiment concurrence à benn 
d'abord à partir de 1929 (journaux humoristiques, sources m6taIinguisüques), puis 
de nouveau au debut des années 1970 (Iiftérature, journaux neutres) et des années 
19ûû (journaux humoristi~ues). 

-Les variantes sont suttout intluencées par Ia phonétique. On remarque le 
rempIacemeni des lettres ap par Ia Ietüe i pIus conforme au fiançah, pour rendre 
compte du son de la voyde dans biae, K m  et btn. 



1. sens: a) hcture; b) projet de Ioi. 

la) h71: 618 occurrences (dep. 1765) 

archives 
iournaw/peiiodiQues 
a) neutres 
b) humorisaques 
littérature et Wes 
litteratufe dkphonique 
enquete 

i 7 S t  99û (1 765: (La Gazelne de &&WC) 
187S194û (1879: bF-r) 
t 82t-t 993 (1 821: Ut Papineau, Lettres) 
19361963 (1936: üourgeois, &sm et&eW) 
1982 

b) autres cas: 3 graphies pour 10 occurrences (dep. 1832) 
sQuu= OCeWTBCICBS dates 

611 ardiives 5 1841,1963-1966 
W q u e s  ' 1 1950: Le lUouw&& 
ireutres 

Hl& archives 1 1832 
i o u m a w i q -  
neutres 1 1ii3: Le Solen 
fiWa!ure tadkphanCque i 1W Grignon, )Ibmme 

3, commentaire : 

Ce mot ne pr&ente pout ainsi dire pas de variation graphique, 1'0rthographe 
bill n'ayant pas de vQitable concurrent (648 attesCations contre 10 pour Ies trois 

variantes bil, bille et hi!)). Bzn est attestt! pour Ia preaiiète fois en 1765 dans Ia 
Grnette cie Québec. Les trois variantes apparaissent pIus tard dans des sources 

d'archives (btIl;er en 1832 et bil, en lm) auisi que dans un jounial (bik, en 1876). La 
qoasi-absence de con- pour la h e  bill dans notre corpus S'expIique peut- 
être par le fait que hr est admis en h ç a b  depuis 1669. 

On note I'ajOUf d'un e muet dans Ia h e  graphique &iItc* Cet ajout vient 
peut-êfredufaitqrr'iIn'y apasdemofsquiseferminentparderucl enhançais;en 



efkt Ia double consonne t est toujours suivie d'un e la £in du mot L'ajout du e veut 

aussi marquer la prononciation du 1. Quant à bil, variante de biU dont on a refrancht? 

un 1, iI rend peut-être compte aussi de I'absence de mots fiançais se terminant par 

deux L Finalement, bile est Ie résultat d'un jeu de mots dans le N d l ü f e  en 1876, 
K la &dk des expecteurs d'école S, oit Ie mot ait réfikence à un projet de loi. 

Bi21 est parfois &ait avec un B majusde, peutee  dans Ies cas où ii renvoie 2 

une Ioi pr6cise : 

n OCWnenCBS ricesawc la 
documents dtarchci 30 IO 
litterature 183 7 
journaux neutres 247 32 
enadte 7 2 

- B z f  est pratiquement Ia sede hçon d'4crire Ie mot (648 attestations depuis 1765). Si 

-€te forme angaise domhe, c'est peut-être parce qu'ek est admise en français 
depuis 1669. 

-Les variantes El, bille et hi  son€ marginaIes. La terminaison d de bi7 est plus 
conforme à 1'0rfhographe fiangaise que c d e  se terminant par deux t. On suppose 

I'influence du rapprochement avec deux mots hanpis h ]t'orthographe identique 

dans I e s  formes b r i  et bik même si, dans Ie cas de b t i  [bijl, Ia prononciation est 

dIff&ente- 



IO. WAGON hm. et L : 643 affesfations' 

smuQBs - dates 
metalinguisüques t 
archives 22 t8251887 
joumaux/CI8riodîques 

a) neutres 25 18154910 (1815: fa Gazette de QrMec) 
b) humoristiqu8s I 

IMmture et Bhide ' 2  1838 : Papirreau, &mdî 



9 wagfne : 27 occumnces (dep. 1833 ) 
SOUTCBS: MXUlteZlCeS dades 
~ingulst iqu8s 2 1976et 1983 (1976=8. LeManc, M, Ovfid"eL&m~.~) 
archives 8 1833-1897 
loumauxlp8riodiq= 

a) neutres 1 t 925: L8AImanadl du Pe* 
b) humoristigues I 

lMém!ure et études 8 t92!%1980(t925: A D m U n  &radne) 
littLjrature radiophonique i T 947 
enquete 7 lm44980 

g) mggii :t 5 ocwnences (dep. 1894) 
aa.uuas: accunenees dates ~~~~~ 4 I-, 1976 et t 977 (1 894: S. cîapîn, ~ & f m ~ e  

canadferr-han6a$u-I 
larehm 1 
'-ues 

i a) - I 
b)humWistiqu8~ 6 1918-1920 (1938: N6zyme, La m) 

'liwatumet- 4 i946et 1971(1%6:Sylvafn, RauteGimû* M@&Wumel) 
l w m u r e ~ î q u e  t 1- Codene, Jean NarraChe, conte!%.) 
eriqudte t 



k) -in : 7 occurrences (dep. 1833) 
sOUtC85: - dates 
-flwmues 1 
arichhes 5 1833,1839 et 1848 
iouma*- 

a) - 
b) h u m i ~ u e s  I 

Iiîtémhreet etudes 1 1927 : Canada Fimçak 14 B 
litterahne ractbphonique t 
9- T 1919 

m) autres cas : 17 graphies pour 34 accunemes (dep. 1830) 





3. commentaire : 

Ce qui happe le plus pour ce mot, c'est Ie très grand nombre de variantes 

auqyeIIes la forme anglaise wugm a donné Iieu en passant au hançais. On peut 
regrouper sous quatre types de graphies Ies 29 façons différentes d'&rire le mot, y 

compris la forme d'origine : c d e s  de type A, c'est+dire Ies variantes qui 
commencent par w et qui ont Ies Iethes on dans Ia deuxième syIIabe; d e s  de type 8, 

c'est-&dire les variantes qui commencent par Ia lettre ru et grri rendent la d d h e  
syIIabe au moyen des Iettres in ; celles de type C, c'est-&-due les variantes qui 
commencent par oua et qui ont les Iettres ni dans la deuxième syUabe, et enfin, deux 
graphies isolees qui Cchappent à ces regroupements et qui forment le type D. 

1 Classement selon la araphie: 

date 
1830 
1973 
1833-1927 
1894-1 97ï 
1918 
1954 
t854-19i8 
1Wet 1969 
18334 983 
1881 et 1898 
t9?3-T978 
1974 
t0Srsslt 
tssO,19i4, 
1961 et 1978 
190Q-1983 

Des 28 Vanantes *'on reI&ve en PIUS de Ia forme dforZ@e wagm, on en 

trouve au moins une douzaine de bien attestées. Dans Ie cas des autres, d e s  



correspondent souven$ au moins pour un aspect, a I'une ou Zt I'autre des tendances 

représentées par celles qui sont Ies mieux attestées. 

La catégorie A comprend 3 graphies : wagonr walgon et wagomze. Les 2 pre- 

mières sont en fait deux hçons d'&rire le mot qui sont attestées en anglais : wugon, 
la forme la plus fiQuente, et waggm, une forme plus ancienne qui a concurrencé 
I'autre. Dans nos sources également, on constate F e  waggotr est pIus anaen que 

wagon : en effet, wagon est attestg depuis 1M dans des documents d'archives, mais 

waggon i'est depuis 1815 dans Ia GazeHe de (luébec. De plus, utaggm n'apparaint plus 
ap* 1910. Quant aux 3 attestations de wagonne, d e s  apparaissent toujours chez Ie 

meme auteur : Us et coufumes de G m o n  (1974). Dans cette adaptation orthogra- 
phique, proche de la forme angIaise wagnr, le redoublement du n et l'ajout du e 

suggèrent que la finaie du mot est prononcée à I'anglaise* 

L'analyse des autres variantes nous montre d'abord que les 24 variantes de 
type B et C (268 occurrences ) ont toutes les Iettres in pour traduire le son entendu 

dans la deuxihe syllabe de wagon . Le son [a] de Ia d d h e  syllabe est perçu 

comme un [il. Le fait que cette deuxième syIIabe n'est pas accentde en angIais 

donne probablement lieu à une perception un peu vague de la voyde, qui est 

perGe comme un [il en hanpis (voir sur œ point Rivard, 1914, p. 163). 

Le tgpe B comprend 15 d a n t e s  (209 occurrences) qui commencent par w et 

ont les lettres ik en deuxihe syIIabe. Commen~ons par i'6tude historique de la 
h e  la pIus Mquente, wupher qui fait parfie d'un groupe de cinq variantes où Ie 
g est suivi d'un u, dans Ia suite ph. On observe <lue wu@e (94 OCC) et Ies formes 

sont pIus récentes que wagon. De ces formes, deux sont attestées au W(. M e :  

wzigwiric (Dunn, 1880) et w u p k  (documenf drai:cfilves, 1859), donc Ia même 
époque que Ies  p r e m i h  attestations de wagon. 

T W m  dans Ie type B, &est+haUe parmi Ies  vaLiantes qui commencent par 
UT et se teminent par irr, Ia dedème brme la PIUS f i é~enk ,  wugin (35 WC), est 



induse dans une sQie de huit variantes où le g, ou Ie double gr est suim directement 
des Iettres in sans l'ajout de la Iettre P : tuagikg (3 occ), wagine (27 occ-), w&ginC (2 

m), wa-e (8 occ-), wuggin (7 occ-), wa@e (15 occ.) et zuugsfiic (nous 
reviendrons sur ces graphies plus loin). Six de ces bnnes, attestées au XD(e SiMe, 

sont donc coniemporaines de wagon; d e s  waghe (1913) et wag@he (1918) sont 
relevées pour la première fois au MC siècle. Les deux denii&es variantes du type B, 
wugain (archives, 1830) et wagaihe (envête, 1973), constituent des hapax. 

Passons maintenant I'analyse phonetique. Le fait que 26 des 35 attestations 

de wagin (première attestation en 1854) et 15 des 27 attestations de wu* (première 
> 

attestation en 1833) proviennent d'encp&es et de documents d'archives, souvent 
r&dig& par des scripteurs qui n'avaient pas une grande connarnnarssance de Ia langue, 

tend à montrer que Ies gens ordinaires ont pu associer les lettres gin au son angIais 
de la deuxihe syllabe de wagm; les Iettres gain illustrent d'une façon un peu 

dtffQente Ia perception de ce même son dans Ies hapax w a g d  (archives, 1830) et 

wagak (enquete, 1973). 

Même si, des 1833, on a rendu le son [ganj par Ies Iettres in ou me, on constate 

que Ies adaptations de la forme angIaise wagon n'ont vraiment commencé que vers 

Ia fin du X I P  siecle. On assiste dors une francisation progressive de 

Irorthographe, de pIus en pIus poussée avec le temps. 

L'analyse de I'orthographe de wâgicine (5 occ) et wâ@ (3 occ) suggbe que 

I'accent c i r d e x e  sur Ia Iettre a veut souligner Ia présence d'un [a] +cru dans 

la voyeîIe entendue. Wa- (6 occ) a deux Iettres n pour rendre compte de la 
pfoncmciation de Ia consonne M e .  

En kanqÜs, g a nomaiement le son [gr devant Ia lettre O, comme dans wagon; 

pour rendre Ie même son devant Ia lettre i, P fant infercaler un u en- Ie g et Ie i, car 

en han@, le g est prononcé [31 devant i (ex: agire). Dans huit des maiantes du type 

Br qui totalisent 98 ocamences, il n'jr a pas de u aràe Ie g et le i, cmnparativemenf 



aux 109 attestations des cinq variantes qui s'&rivent gUm On peut pourtant 

supposer que, autant dans les variantes en gin que dans d e s  en @, dest le son [gl 

qui est prononcé, cause de fillfI~ence du son du mot an@ïsI mais aussi parce 

qu'on ne trouve aucune prononciation du mot en fiançais quebécois avec une 

consonne autre que [g]. Le redoublement du g dans wagghe, wasgin et waggiim 

indique probablement qu'on veut rendre compte du fait que Ie g est prononce 
E< gue P, même si les hrmes orthographipies qui ne présentent qu'urt seul g rendent 

compte du même son. Qaude Poiner (1975, p.207) avait déja noté, dans le corpus de 
sa thèse de maîtrise sur la prononciation québécoise ancienne, qu'on reIève à 

l'occasion des mots où g devant une voyelle antQieure rend la c o n m e  [g]. 

Les formes qui n'ont qu'un seul g (wagin, wagine, waguine, wâgine et 

wuging = 72 occ. ) sont plus fieqyentes que c d e s  où Ie g a et6 redoubl4 (waggik, 

wu* et wusginrrc = 23 ocrr). Wagin (35 WC) et w a g k  (27 WC) sont les Vanantes 

ies pius Hcpentes de cette Sene probablement parce cp'des sont PIUS proches de 
l'orthographe fiançaise cpe d e s  se termuiant en g g h ,  @ne ou ing. 

Passons maintenant I'etude historiv et phonétique des variantes de la 
catégorie C. mes se caractérisent par Ia francisation orthopphique de la lettre w, 

rare en bancais. Si I'on excepte I'attestation de ouaw en 1880 dans le Petit 

vocabulmre de Caron, l'attestation Ia plus ancienne, celIe de ~t(~gr<inc , remonte 
1914 ; les graphies du type C, oua + in, sont donc plus &entes que celles de type B . 
ro + in, qui sont affestées plusieurs fois au W(e SiMe. Dans cette catégorie figurent 
oztuguine (34 attestations) et Ies  f;ormes apparentées uzdngrrinC, OZU@~W, O I ( R ~  
et mutAgimr' qui totaiisent 48 OccUlIzences Les deux sflabes des variantes de cefte 

catégorie subissent une transformation par rapport Ia graphie originde anglaise : 
les Iettres rai de Ia première syIIabe de wagon d6crivent maintenant O U ~ L  ou nd e€, 
comme dans Ie type Br on ~~e encore Ies  &fies gin ou gUm pour rendte compte 
du son de Ia deuxième syIMk 

Pauni Ies  neufvaziantes de type C, on en trouve qua-, peu a-, dont le 

g n'est pas suivi du n : ouugb, oughw,, et o # j j .  Conbahment aux 



variantes de la categorie de type B, les formes de type C dont le g est suivi d'un u 

sont Ies pIus fréquentes : par exemple, ouagii est atteste deux bis en Iittérature 

(1945 et 1974) comparativement à 20 fois pour (1914-1981). Le g n'est 

redoublé dans aucune des formes de cette catégorie. 

Le quahième groupe de classement comprend deux graphies isolées : 

wagunne et hagiffc. La deuxïhne syIIabe de wagcume constitue une adaptation 

graphique de Ia deuxième sflabe orale du mot angais [waegan]. Ii y a peut-êae une 

infiuence du mot angIais gun, prononce [gm], sur l'orthographe de wu8f(nne- Le h 

prononcé à i'initide de hagiru, atteste seulement dans des documents d'archives, est 

peut4fmre dQ une erreur de tmnscription. Ces deux variantes sont des graphies qui 
sont peu représentées dans I'usage. 

Finaiement, une première recherche semble indiquer que la graphie wagm, 

dans un autre sens que d u i  de M véhia.de sur rails », est généraIement masculine 
dans ce corpus; en effet, 1& otr le contexte permet de pr6ciser le genre, on reiiive 29 

mascuIins et 2 fQninins parmi les 63 attestations dans les sources IittQaires (1855 - 
1983) ainsi que 23 mascuüns et 1 f&nhin parmi Ies 201 attestations dans les journaux 

e l  les PQiodiques (18664982). On fait les mêmes constatations pour wuggon : 27 
masculins contre 3 féminins. Par contre, toutes Ies autres.varîantes, y compris 
wagonnc, sont presque toujours attestées au f6minin. On ne peut denoter 
d'évolution du genre avec Ie temps, car les attestations au fhhin sont ponctuelles : 
par exempIe, Ies 3 occurrences de waggon (archives) proviennent des années 1839, 
1840 et 1847 et Ies 2 de wagon en littQaturer du début des années 1980. 



-Wagon est la forme la plus aitestee, mais ce n'est pas la plus ancienne; eue est 

pr6c6dee dans le temps par waam, qui correspond à une vieille kçon d'ortho- 
graphier le mot en angiais. 

- W w  est u n  des mots pour lequels cm observe Ie plus grand nombre de variantes 
graphipes : il existe 27 formes adaptées diffQentes qui totalisent 276 occurrences 
comparativement h 367 pour wagon et wuggun ensemble (57,08% de I'ensembIe des 

attestations). On peut affirmer que certaines de ces adaptations, comme wupine, 

témoignent toujours d'une vigoureuse vitalite- 

-On peut voir I'adaptation de I'emprunt wagon h I'htérieur de 4 types de 
~Iassements. On y note surtout deux phenomènes: on remarque d'abord 
I'adaptation en fiançais, par I'entmmise des Iettres giiz ou @, du son v d q g e  de 

Ia deiuaeme syllabe [ g d  de wagon, orthographie gon en anglais, puis le 

remplacement des lettres de Ia première syIIabe riio de Ia forme wagon par les Iettres 
ma, comme dans ouagii~. 

-On constate que les adaptations de la forme angIaise wagon n'ont vraiment 

cornmenc6 que ve~s Ia fm du XDLe siede. On assiste dors h une hdsation 
progressive de I'orthographe, de pius en PIUS poussée avec Ie temps* 

-En ce qui conceme le genre, wagon et wuggon sont généralement relevés au 
masah ,  €andis que Ies  autres VaLiantes sont ptesque tqOUIotns au Mmurih 



Il. LUNCH, hm. 548 attestations 

1, sens : petit repas, casse-croûte. 

2- graphies : 

b) autres cas : 5 graphies pour 10 occurrences (dep. 1919) 
ÇOUtCBS: accunences dates 

lonn'cne journaux humoristiques 1 19% : Le Goglu 
enquete 2 1973 

lonCf!e journaux neutres 1 t 919: É, Blanchard, La Presse 
Iitt6rature t t 979: Leblanc, Monde 

lucm enquete f 1 980: Fonds Serge Fournier 

3. commentaire : 

Lunch domine nettement dans Ie temps et dans I'usage : il est atteste à 538 

reprises (première affestation : 1W). Les cinq autres graphies, qui sont reIativement 

&entes (depuis 1919, pour la plus ancienne) et dont Ia plupart sont des hapax 
(lamrche, lotiCho, l e ,  1otcndier Wbi), sont perr représentatives de hsagel 



On note le remplacement de Ia Iethe u de lunch par O dans tm'cl ie,  tlonche, 
Ionfcke (et Ie compost5 fn70nneche), pour rendre compte de la prononciation de la 

voyelIe anglaise [A], ainsi que I'ajout de e à Ia £in du mot pour indiquer que Ie son 

h d  [tg est prononcé. Les graphies louncke et lu&n sont peut-être dues des 

erreurs de transcription. 

-On note Ia stabiüté de l'orthographe angIaise de la variante lunch, Ia pIus ancienne 
et Ia pius fi6quemment attesttie. Cet exemple donne à penser que l'orthographe 
anglaise est pius stable quand le mot comporte des consonnes qui sont nécessaires 

pour rendre compte des sons en anglais. 

-On remarque aussi que les variantes, qui sont des hapax, sauf dans un cas, sont 
attestees a partir des années 1920-1930 (notamment dans les journaux 

humoristiques), puis dans les annees 1970 (surfout dans Ia littérature). 



12 STOCK, hm. : 535 attestations 

1, sens : marchandise* 

2. graphies : 

a) stock : 529 occunences (dep. 1835) 
dates 
i860-1984 (lm : Gingcas, Rearer7 des 
expmskm .--) 
1835-1975 

47 1934-1981 (1 934 Grignon, Déserteur) 
22 1851-1979 

- 

b) autres cas : 3 graphies pour 6 occurrences (depuis 1943) 
ÇWICBS .: dades 
i m r e  2ocainences 1970: Beaulieu, ,/os cwinar'ssant 

1979: LeManc, A&&f 
métajinguistiqu8$ 2- 1943: SPFC, Con@eonmus 

198B:Seutin 
1 oaxlrrer~œ 1976: Lemieux, Les Vkm 

8tuck ericlu%e 1 ocaineiiee t98t: Cemietot, Les V&ux 

3. commentaire : 

La fonne anglaise stock domine nettement quant l'ancienneté (1835) et i% 

l'usage ( 529 attestations), probabIement à cause de I'infiuence de Ia graphie 
hanpise, Ie mot &tant entré en 6cançais de France au XWsiecIe. 

Iï enste trois variantes : sfo- (4 occ), &oc (1 occ) et sfuck (1 occ.). La 

variante s f o p ,  d'abord attestee une bis en 1943 dans une source rnétaIinguisaquer 
puis deux fois en littérature pendant Ia @ode j0uaIisan.e et une dernière fois dam 
une source m6bhgiisücpe, consfitue une forme ephémère. Stoc et sfuck sont des 
hapax reIwés dans des env&es de Lemieux. 



Les letaes que de la variante sfoqw, pIus d r m e s  à I'orthographe française, 
remplacent les consonnes ck de la forme anghise, tandis que le e rend compte de la 

prononciation du son BI. Dans le cas de Ia forme graphique sfoc, eue a pu ?he 

infIuenc6e par I'orthographe des autres mots franpÏs se ternUnant par les lettres oc 

(SUC, toc, etc.). Quant à sfuck, iI sembIe p'on ait vodu Iui d o ~ e r  une forme plus 
angIaise en rendant Ie son de la voyde entendue par Ia lettre u, comme dans fnrfk . 

4. En résume : 

- La Forme angIaise stock domine (98,87% de l'ensemble des attestations), 

probablement parce qu'de est relevée sous cette même graphie, en Erançais, depuis 
Ie XWs2cIe. 

-Les variantes sfoc et sfuc rendent compte d'une perception du mot tant& 
rapprochee du hançais (sfoc), tant& de Ifanglais (&ck); sfotpe ilhstre la 

bcisation du son [k]. 



13. SMART, adj. : 5M attestations 
0 smart dans le sens de a gentil u : 
1. sens : gentil. 
2 graphies : 
a) smrrt : 34 occurrences (dep. 1899) 
SMllCeS OCCUneClCBS dates 
ardiives t 
j o u m ~ q u e s  

a) neutres 2 19t9et t940(1919 :LeTenuri) 
b) hwnortstiques 2 1901 et 1976 (1931 : Le Goglu) 

Iitt&ature et etudes 8 iss4-iS3 ( l s S S : ~ ,  R&mck~) 
litterature radiophonique 12 19384981 
en~w IO 196~~981 

b) smahr : 49 occurrences (dep. 1929) 
SWLCBS QCCURBCICBS shm 
a r c h i i  f 
joumaWp6cWiques 

a) neutres 3 1978-1990 (1 978 : 6- Roy ,A&dîé) 
b) hurnortstiques 5 1929-1m (1 929 : Le Guglu ) 

Wrature et Bhrdes 25 19451992 (1945 : GI Roy, B o n h e u r d ' ~ ~ )  
WfattJre raidkptconhw 3 tW,19& et 1983 ($940 : Wm, FMIWMS) 
enquete 13 1w6-19m 

c) smatf : 23 occurrences (dep. 1974) 
~SC)UICBS Q,mmms dates 
archives / 
journaux/~iques 

a) neutres I 
b) humorlstfques f 

1 ~ m t e 8 t  WBS 1 
litterature radbphociique r 
enqu8te 23 19744980 



e) srnuta : 15 occurrences (dep. 1939) 
swiees Qcammms dates 
'archives 1 
jou-wlpérkdTp~ 

a) neutres 6 19461960:B.A. 
b) humoristiques 1 1976 : Page, Comkpm et humow 

i i i r e  et études f 
iirature radiophonique 8 1939,1940,1944 et 1981 (1939: Maufette,Rumba, 

Grigmflbmne) 

p smate : 8 occurrences (dep. 191 6) 
çources: Qfzumms dates 
archives / 
jaurnaux/periodîques 

a) neutres / 
b) humoristiques 1 

lhtémture et etudes 6 1973-1 981 (1 973 : Y* Deschamps, ilCIbmlog~) 
Mtécature radbphonique 1 

2 1916 et 1980 

g) aubes cas : 2 graphies pour 3 occurrences (dep. 1939) 
saurces dCCURBClCeS dates 

bm#h litteiratumeténides 2 1971 et 1973 : d.Barbeau, 
cIremn 

Goglu 
smthe i i i t u r e  et dtudes 1 1939: Madette, La mm& des 

r a d b r a d b  



8 srnad dans un autre sens que celui de cc gentil » : 
1. sens : infelligent, maiin, habiIe, débrouluard, rusé, alerte, élégant 
2. pphies : 
a) smut : 99 occunences (dep. 1 û52) 

datas 
1 001-1975 



f) srnate : aucune occurrence 
sources: QMWrCellCeS dates 

'g) aWe cas : 1 graphie pour 2 occurrences (1971) 
SC)UICBS 

d ~ i t t h t m  etétudes 2 
- - . - - - - 

Dans les sources m6ta.ünguïsü~es, &tant do& I e s  Iimifes impar€ïes A cette 

étude, nous n'avons pas pu distinguer Ies W e n c e s  de sens. 



Andysons d'abord le mot sniarf et ses variantes sans tenir compte des 

différences de sens, en regroupant les graphies distinguées a-dessus sous O et e. 
Smart, sans distinction de sens, est la forme la plus stable dans Ie temps : sa 

premi8re attestation remonte à 1852 Par contre, pour la îÏ6cpence dans l'usage, 
smart (133 occ.) est 16gi?rement dépasse par mat& (134 occurrences) dont la 
première attestation remonte à 1929. Les variantes sniartc (1916) et snrafe (1916) sont . 
pIus anciennes que cette derni&re, mais ont eu peu de succ&s. Quant aux autres - 

variantes, smnft, mat, s m d z  et saatfie, d e s  sont restreintes à une ou deux sources 
(matt, documents d'enquête; =nt, litt&ature et enyete) , ou peu représentees 

date 
1852 
1 929 
1936 
$936 
1916 
1916 
1 971 
1939 

Srnnffe est atteste pour Ia première fois en 1929 dans Le Gogiul puis repris, au 
début des années 1930, dans SaguenayettSuI ainsi que chez Grignon, puis, chez 
Poupart, au début des années 1970; depuis ces années, Ia variante snrrrffe est mieux 

représentee dans certaines sources que mmt- Par exemple, parmi Ies 141 
attestations de ces deux formes provenant de sources IittQaues, on en note 84 pour 
snrnffc par rapport à 57 pour smarf. La domination a&ek  de srirntk sur snrarf 

ressort daireaient de Ia compataisan du nombte dratfesCafions des deux formes dans 
Ies sources IittQaires et 1 s  &tudes des années 1970 @qd& aujourd'hui : 



fornie dates Qcc fornie dabes QçL 
wmtt 1 977-1979 15 mnmfta 1 970-1979 43 

1980-19W 11 1980-1992 24 

Dans les journaux humoristiques, d e  est aussi plus héquent que marf; 

de plus, on constate que la moitie des attestations de sm&e proviennent de Ia 
pénode 1979-1988, tandis que sninrf n'est plus attest6 après 1976 : 

Un examen atkntif des dates d'attestation de smmt et smaffe dans Ies 
journaux neutres penne€ de constater que, Iii aussi, smnffe serait en train de dominer 

D'autre part, est proportionneIIement plus represente dans Ies 
ouvrages rn&ahguistipes (46/177 occurrences) que sinafte (15/149 occurrences) 
qui n'a commencé à y &e atteste qu'à partir de 1949 : 



Voyons maintenant la représentation dans l'usage des autres variantes. 

Srnnt (38 occurrences) est attesft! dans toutes Ies sources excepté dans les journaux et 

I e s  atchives. Smat et sniafe (ce dernier atteste 6 fois en Iitférature entre 1973 et 1981, 

2 fois dans des enquetes et 2 fois chez Dulong) sembIent plus reprgsentatifs de 

I'usage que stnaff qui, malgré ses 70 ocmences, est surtout attesté dans les 
documents d'enquete, presque uniquement dans Les Viercx de Lemieux; c'est peut- 

étre dfi au fait p'if n'y a pas de mots qui se terminent en atf en fkançais. Quant à 

sma'f, classé avec smnf, ii nVappara2t gutune fois, dans Ie dictionnaire de Manseau en 

1881, et vise rendre compte du fait que Ie r n'était pas prononce. Smarfe (33 occ), 
la seule variante à avoir conserv6 le r, est représentee 15 fois dans la Iittérature 

radiophonique, entre autres chez Grignon, et 14 fois dans Ies journaux ; peu pr6senfe 
en Iittgrature (3 occurrences), elle n'est pas affestee dans Ies ouvrages 

m6taIinguisticpes retenus pour cette étude. Quant à smafh (6 occ) et 21 mathe (1 

occ), leur faibIe nombre d'occurrences et Ie fait qreIIes ne sont reIev6es que dans . 
deux sources en font des graphies éph&nèresC 

Si on analyse Ia forme snr& de hçon pIus précise, on remarque qu'eiIe 

traduit, comme d'autres varÏantes du mot (smuf, mafe, srnath et smdhe) 
I'absence du r :  sed smarfe I'a consen&- Gendron a reIev6 des cas où le r se 
maintient dans des mots qui sont bien sentis comme angIais (mmkef,@ettfltn, czme). 

11 observe cependant la chute du r dans certains mots, comme smnt ou stnfer [sfmte ), 

qdiI rathche m e  tendance fianco-canadiienne 
<C oil Ia consonne s'efface dans I e s  groupes consonantiques compkxes, comme 

@ pour €mi (trois), pZ pouf Pprl (parie), f i  pour mbr, etc L'am-ent 

du r, dans Ies emprunts, ne semble donc pas provenir de la non perception de 
Ia consonne dans Ia prononciation des mots anglais- On peut amdure, notre 
Sensr que nonobstant I'inauenœ v * a  pu avoir Ia graphie sur la prononciation 
du r dans Ies  emprtmfs qui ont pQiéké par la voie écri€er ceffe mllsonne a été 

perçue par Ies Franco-canadiens comme une Iiquide apparentée aux variantes 

en usage dans Ieur pader, et adapMe annme t e k  D (Gendron, 1940, p. 42). 



Ce n'est donc pas la phon6tive de SangIais qui a Muend Ia graphie des variantes 

de smart où Ie r est absent. 

Cette absence du r n'est pas le seul phénomène orthographique remarquabIe 

dans les variantes de smarf. On note aussi le redoub1ernent du t dans maff et 

srnatte ainsi que I'ajout du e dans mat&, sniate et mat*, pour indiver que Ie t est 

prononcé; i'ajout d'un h la fin des mots snrafli et S m R f k  veut peut-être indiquer 
qu'on percevait l'origine anglaise du mot 

D'autre part, seIon Gendron, on prononce gén&aIement en angle-canadien 

une voyelIe interm&iiaire entre [a] et [sj dans tous Ies mots. «Le kanco-canadien 

populaire tend &@ment confondre Ies voydes 6 et a la hision est compkte 
devant la consonne r [...IN. Ainsi, devant le r de sniart , le fianco-canadien substitue 

son [a] bref la voyelIe angio-canadienne : ah- an SmRf c an& Smnrt 3) (Gendron, 

1940, p. 30 et 31). 

Si l'on tesume Ies points concernant Ies rapports entre l'orthographe et Ia 

prononaation du mot, on remarque que la prononciation anglaise de smait [smaql 

est transform& : dans mutfi?, prononce [smatL Ie son r est absent et Ie a est anïérieur 

[a]. La prononciation differente du son a n'entraîne pas de modification 

orthographique mais Pabsence du r est illustrée dans pIusieurs variantes, dont 
sttlafte, la variante Ia pIus attestée. 

hversement, marte est Ia s d e  variante c p i  ait conserve le r. Srna* 
constitue une forme int6ressante parce que cette graphie, qui paraît avoir 
fiancisée déIiIiWrQnet, si IFon en juge par I'ajout d'im e en finale, rend compte du 

Eiit que le mot prononc6 ik Ia ftançaise pouvait comporter M [RI i[ y a vdques 



76 
Maintenant examinons les graphies en distinguant le sens de a gentil >r des 

autres sens; ceci nous permet de degager le fait que, dans les sources Iittéraires, pour 
Ie sens de M gentil Ia variante sniaffe est plus souvent utiliske que la forme 
anglaise smart; smatfk est atteste 25 fois dans le sens de CC gmüI » contre 8 fois pour 

O gentü 
forme - date 
d m t t  1899 

1936 
1 971 
1972 
1975 
1978 
1980 
1 983 

OCC - - forme 
1 unmue 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

date - OCC - 
1945-1949 2 
1961 1 
1 970-1979 14 
1980-1983 7 
1 992 1 

Toujours dans les oeumes Ettéraires et dans Ies études, mais dans un autre 

sens que ceIui de a gentil B, les attestations des deux mots sont réparties de Mon 

inteIIigent, malin, haMer débrouillard, rusé, derte, éiégant 
forme - date - occ - forme - date SSG 

Ces deux tableaux permettent égatement de hire ressortir quel point Ia 
variante smaffi est attes€ée souvent dans la littérature de la période des années 1970. 

L'analyse d o n  Ie sens 0 (&enfil) r&v& en outre Ia présence plus htte de 

dans les j~~~nauxneutres et humorisflcpes pendant une certaine *ode : 



Smarfe &tait utiIisé plus souvent dans Ie sens de M gentil » que dans Ies aubes 

sens dans les journaux neutres jusqu'en 1960; par contre, la seule attestation 

subséquente apparaifi en 1976, dans Page, CmLpe  et humm. 

En r6sum6, dans les sources Iittésaires, on trouve plus souvent srtuf& que 
smart dans le sens de a gentiI » (surtout dans Ies années 1970) et marte traduisait 

plus souvait le sens O (M gentiI ») que snarf dans Ies joumaux entre 1940 et I%O. 

Pour conclure, marf faisait partie de la liste de mots anglais reIev6s par 
Rivard dans la presse parisienne et qui constituaient, selon lui, des empmts 
injustifiables (Rivard, 1914, p. 173). Cependant, au Québec, actuellement, cet 

emprunt semble bien implantt! comme en font foi ses nombreuses attestations et ses 

adaptations orthographiques. On peut penser que ma* est en train de se fixer dans 
Ie système oirthographique fhn@s sous Ia forme SIN&. 

4. En résumé : 

-Srne est la forme la pIus stabIe dans Ie temps (depuis 1852). 

-La variante la plus importante, ~ n i a f f t ,  est aussi bien representee au total que 
smarf. Dans Ia Ettérature et les &des, oti on relève Ia majorÏtt! de ses attestations, 

ainsi que dans les journaux neutres et humoristiques, d e  dodomine ~ l t t ~ r f  depuis Ies 
années 1970. 

Comme dans Ie cas de dante s  importantes d'autres mots, snraffe est attesté pour 
Ia première fois en 1929 dans Le &glu. 



-On remarque que matte est moins souvent attesté que smarf dans les sources 

m6taIinguïsü~~es (15 occ pour smnffe par rapport à 46 pour mmrt); il faut toutebis 

mentionner que snrnffe n'y est atteste que depuis 1949 comparativement 1860 pour 
imarf. Les 8 attestations d'une variante a la forme presque identique, smufe, 
proviennent uniqyement de Ia littérature des années 1970 et dCenqu?tes. 

-Les autres variantes ne sont attestées que dans certaines sources : snraft presque 
seulement dans Los Vieux de Lemieux; m u t  et maCf, Seulement dans la littQature 

des annees 1970 et dans les enqu&tes; murfe, Ia seule tome qui ait conserv6 Ie r de . 
smarf, n'est pas attestée dans les archives ni dans les ouvrages m6taIinguistiques; 
smafh et smnfhe n'apparaissent que chez Jean Barbeau et Maufétte- 

utilisées dans Ie sens de a gentil w 

variantes sniafte et smarfe ont et& pius souvent 
que Ia forme anglaise smarf dans Ies années 1970 

et au début des années 1980. 



14.1 driva n.f. : 488 attestations 

1. sens: -proced6 de transport du bois par ff oftage. 

Z graphies: 

a)diüve : 42 occurrences (dep. 1785) 
SOUICeS: MXWneClCBS datas 
métalinguisbiques 5 1%3- 1982 : 1963 (DavTrad) 
afdlives 15 1870-1920 
joumaux@ModQues 

a) muEres 13 1785 -1 913 (1 785 : La Gazefte de Québec) 
b) humoristiques 4 t 8794 887 (1 879 : Le Vraf Cenard) 

lWa!ure et &des 5 1883 et 1 925 (1 683: Ch- SyM&Iteur) 
l 

' J'ai distingue deux ainsi F e  I e s  empIois et I e s  orthographes qyï y sont associés parce qu'il 
etait évident d b  te depart qye ces dein acceptions correspondaient 2i des unites senties comme 
diffam. 

La forme dia a deux Significations &£&entes dans Ie fichier da TLFQ r ceIfe de flottage de bois w 

(XI) et oeile de a renvoi d'me balle * (142). Par aiüeurs, on tniuve aussi dans le FLZFQ une 
troisième f i e  *, mais I $a@ drune &ante du mot dikibe, attestée depuis le XVEœ si- Je 
rai &art& demonétude 



1 c) drav : 1 occurrence (1976) I 

3. commentaire: 

La forme angIaise drive est beaucoup plus ancienne que sa principale variante 
drave : dfive, avec le sens de N flottage de bois D, est atteste pour la première fois en 

1785 tandis que Ia première attestation de druve apparaît en 1882 Mais c'est drave 
qui est la mieux représentee dans i'usage avec 445 occurrences comparativement & 

42 pour drive, ce qui correspond à plus de 90 % des attestations- La forme drave 

résulte de l'adaptation phonetique de la diphtongue [a'] qui s'est reduie a une 

voyelle simpIe : « La diphtongue angIaise By, representée par i, se &duit dans le 

hancoecanadien par la chute de son éIémenï paIataI » selon Rivard (1914, p.156, mot 
no 43) qui donne en exempIe Ie mot anglais drioe qui devient drime (voir aussi 

Gendron, 1%7, p. 38). 

Le genre f6minin atkibue au mot est conforme à la règle Qioncée par Haden 
et Joiiat à propos des substantifs dQivés de verbes angiais. Ces auteurs notent que 
Ies substantifk post-verbaux peuvent ?tre f e  ou masCUIiClS, selon Ie sens : 

a Sont Mminins ceux qui designent I'action pure et SimpIe, ou PeEfet de I'actÎon au 
sens abstrait >r (Haden et JoGab 1940, p. 847 et 848). 

Quant à la forme drav, elle ntapparaft qu'une seule fois, dans un document 
d'enquête de 1976. 



14.2 DRIVE, nf. : 37 atfestations 

1. sens: -renvoi vigoureux d'une b d e .  

Z graphies: 

[b) drfve : 37 occurrences ( dep. 1919 ) 
sources: QCCUtreC\(CBS 
métaiinguistfques 7 
archives I 
jouma~n'odiques 

a) neutres 17 
b) humorfstfques 2 

litterature et études 6 

dates 
1937 : FfeParf 

îiiémture radiophonique 3 1937,1942, et 1968 (1968:Bourgeois. 
J I  et Josetfe ) 

>enquête 2 1976 et 19û1 

Drive dans le sens de r renvoi vigoureux d'une balle » est beaucoup moins 

ancien que dans Ie sens de fIottage du bois x iI n'apparaît pour Ia première fois 
qu'en 1919 (dans 4 Patrie), comparativement à 1785 pour l'autre sens. II s'agit en 

pratique d'un autre mot qui est surtout atteste dans Ies  journaux neutres. Parmi ses 

37 occurrences, la où iI est possibLe de distinguer Ie genre, on relève 15 attestations 

au f- et Il  au masadin. 

4. En résume : pour 14.1 et 14.2 

- Dans Ie sens de M flottage du bois », une variante au f h i n h ,  drawe, a suppianté Ia 
forme angIaise driver par suite de la r6duction de Ia diphtongue anglaise. Cette 

graphie rend donc compte d'une influence de Ia phon6fique sur Ia graphie- 

-Drive dans le sens atmvoi d'une baUe~ est relativement récent (depuis 1919) et Ie 

fait cp'iI n'ait pas donné lieu une viVian€e révQIe que Ia forme angIaise drorigine 
s'est conservée dans Ie vocabufaire du sport; ceci pourrait indiver aussi que le 

phhomène de la fianclsafion des mots angais s'est attQi.6 avec k temps, mais il 
faut tenir compte du fait que Ie mot est at€esEt? avec ce sens en fiançais depuis 1857 
(vair Ie Noiaia~rr Petit Rok f ) .  



15. COTTAGE, hm. : 466 attestations 

1, sens: -maison unifamiIide 
-type de bmage blanc gros d o t s  

2 graphies : 

sources: dcwnBIIcBs 
métalinguistiques 28 

canadksn- 

1850,1994 (1 850: Le m w m  ) 
1079, tû82 et 193û (1879: Le F'BCCBLV) 
1853-1 993 (1853: P. Chauveau, Charkss GuenR ) 

Iittdrature radiophonique 5 1940-1 952 (1 940: Go Maufettep La tumba des 

2 
fadk-romans) 

enquête 1981 -1 982 

3, commentaire : 

Le mot cottage ne présente aucune variante orthographique en fiançais: iI est 

mir6 dans la langue sous sa forme anglaise autant au Canada w'en France. En effet, 
cotfage fait partie de Ia liste de Ferdinand Brunot des mots angIais tout fait 

acclimatés en France », reproduite par Adjutor Rivard (1924, p.171). II fkit aussi 

partie de a ces mots qui nous reviennent d'Angleterre, et qui lui venaient de h c e  

[..-] m. 

La seule différence avec le mot anglais cottage se situe au niveau de la 
prononciation. Entre autres, la consornie f de cotfage se prononce r sans aspiration 
dans Ia forme fiancoilanadienne » (Gendron, 1940. p. 39). Cet éIénient phonétique 
etranger étant disparu, Ie mot serait pIus fadement assimiIabIe sous sa forme 

originde. De meme, Ia consonne finde g, *'de soit prononcée [d31 OU bL 
n'entraîne pas de modifications orthographiques par rappor€ à Ia fwne angIaise. 
FÎnaIement, Gendron (1940r p.î9), mentionne aussi que la voyelle anglaise de 

cotfage est passée au [el demt en fianfais q@&ois; on okme cependant que 



le fitançais de France avait opté pur [El, conformément à une tendance ftançaise (on 

ne trouve pas de [el en syllabe accentde entravée en fiançais de France.). Ces 

diff&ences phonétiques n'ont pas eu d'iduence sur la graphie, N en France ni au 
Québec. 

Coffage, probablement à cause de sa prt!sence dans Les annonces dass&s, est 

beaucoup plus pr6sent dans Ies  joumaux neutres que dans les autres sources : 373 
attestations par rapport 54 en littérature et & 3 dans les journaux humoristiques. Ii 
est égaiement infQessant de noter que 337 de ces 373 occurrences ont et6 relevées de 
1975 à 1979, peut-être parce que ce type de maison unifamiIiaIe est devenu popdaire 
au Québec dans les années 1970. 

-Co#age n'a connu aucune variation graphique, sans doute parce q$iî est rdeve 
sous cette orthographe dans des didionnaires de France depuis Ie milieu du me 
siède. 



16. Clanister, n f ,  parfois m.: : 452 attestations 

2. sens : contenant métalIique cyhdrique; bidon 

2. graphies : 

la) canistm : 224 occurrences (dep. 1806) 
sources: 
metalinguisoques 

arctinles 48 
pumaux/péciodQues 

a) neutres 63 
b) humoristiques 11 

,littefattire et 6tudes 52 
Iitt&ratuie radiophonique 15 
enquëte 1 

Ib) canisse : 184 occurrences (dep. 1866) 

4 tû03,1884,1979 et 1960 (1883: Le Grognad) 
3 1932,1945 et 1990 (1932: Le G0gl.u ) 

49 t 906-1 987 (1sû6: Choquette, Le Cure) 
8 1 938-1981 (Audet: kltidreIierIierne) 

71 1 973-1 983 

d) autres cas : 1 1 graphies pour 22 occurrences (dep. 1798) 
sources: - datas 

canisfef archives 6 1799.1850 
m n n i l '  atchives s 1823-1896 
annisfe archilas 2 1833 et 1919 
c a n n i i  ~ c a t u r e  et   tu de^ t tgmmmiet, AU tmp~ dè = BO= 1, 

~nqw t tg81 
cannîs enq- 1 1975 
mnniœ ntterasureetw t 1978: Sirnardt ~a mume 
cani86h archives I t 810 
a n k  m i  1 1092 



La premiete question a se poser est de savoir si canistm ou canisse sont 

maiment des variantes du mot anglais cdsfer (aussi orthographié caestrr ) .  

Posons pour I'inçtant le fait que camsfre (49?56% du total des attestations), rune des 

deux varhntes Ies mieux reprtisentges, est relevee depuis 1806, pIus tard que la 
première attestation de Ia forme angIaise c d e r  (6 occ.), elle-même précédée d'un 

an par canustm dans Ia Gazette de Québec (1798). Quant a mnXSse (40,71% du totai 

des attestations), il est attest6 pour Ia première fois en 1883. 

Le Glos&e du pmierPmwS au Grnada rattade d'se et canisfn, utilisés en 

&angais quebecois dans le sens de bidon, boîte de fer-blanc », aux formes 

d o g u e s  qui ont le sens de « panier w en vieux fimgais. ûn pourrait à la limite se 

demander Bgaiement s'il y a un Iien entre canisse, ou cannisse, et le mot &angais 

catlikse, aussi orthographié camkse, dans Ie sens d'« assembIage de cannes de 
Provence ». 

Nous avons considQ6, quant nous, que le mot devrait être rattaché Z i  

I'angIaÎs pour Ies  trois raisons suivantes : 
1) Ie sens du mot au Québec correspond cdui qu'iI a en angIais et jamais 

ceux p'onreIeve en France; 
2) pIusims autres graphies, parmi les plus anciennes (canisfer, ~ ~ l l t l * ~  

call9fcr) témoignent de Sorigine angiaise du mot; 
3) par ailIem, Ia succession des graphies (CR-, puis cattnikse) s'expiique 

fadement par Ia tendance pébécoise &réduire [st] 6ina[ h [SI (v. plus loin); 



On constate la présence d'une forte concurrence entre deux variantes : 

canistre (224 occ.) et  cnnisse (184 occ). On retrouve cette h&tation entre Ies deux 

formes dans Ie Glossaire du Parlerfimfais au Canadiz, par exempIe. Cependant, 
case est plus ancien : première attestation en 1806, comparativement ii 1866 pour 
canisse, qui est précéde dans le temps par sept autres variantes : 

variante 
anasfm 
canistèr 
cannlssh 
c~nfste 
canniste 
canni'ster 
c~lîster 

- 

sourc6 
journal La Gazette die Quebec 

archives 
archim 
m i  
archks 
archives 
archives 

-- 

date 
1790 

1 799 
1810 

1816 
1833 
1 843 
1847 

pp --- - -- - - - 

Cnnishe est représentt! de hçon plus marquee que m k s e  dans les 
documents d'archives (48 occ. contre 14), les jotvnaux et les p&iodiques neutres (63 

occ. contre 4). Cette présence pIus forte de ~lltiisfre s'explique sans doute par le hiit 

qu'il s'agit de la graphie la plus andenne et Ia plus proche de cannûter. 

Dans les sources litthires et les &ades, &se est aussi présent que canisfn; 
toutefois, Ia comparaison des dates d'attestations des deux formes permet de 

constater que cette prgsence ne se fait pas sentir aux mêmes époques et que Ies 
années 1970 sont propices à la diffusion de Ia variante mnikse : 

La troisième variante la plus importante, canisfe (4,9% des 

affesCations), est Surcouf relev6e dans Ies document3 d'archives- Quant aux autres 

graphies, tri% peu &?quentes, eues sont majoritairement attestées dans Ies 
documenb &archives et  Ies enqc~?tes, sasauf ccutnilÎse et aztntiLœC qyi apparaissent 



chacune une fois en Iiffératrrre, ainsi qye mtlRSftéf qui est attesté une fois dans la 
Gazette de Québec en 1798. Toutes ces graphies sont margindes et ne rendent donc 

pas compte d'un usage stabIe, sauf QU'W bon nombre d'entre d e s  se rattachent h 

L'une ou rautrr des deux prinapaIes variantes par Ieurs W e s ,  comme nous dons 

Ie voir maintenant, 

Si i'on examuie plus attentivement L'orthographe de C R ~ S ~  par rapport à 

celle de cuniktm, on remarque rabsence du t, qui illustre probablement la chute ik 

l'oral du son qu'a repr&ente, comme on le note dans d'autres variantes (cannisse, 

cannis, carnice, cacnnissh, anis); cet am Ussement de [tj represente une tendance bien 

connue en hançais québécois, comme dans &Ipfisfe prononcé [batis] (voir Juneau, 

p.207-208)). La hale [is] est rendue de diffikenfes fagonsf qui correspondent toutes 

I'orthographe française, par Yintermediaire des lettres isse (canisse, cmnisse)), is 

(catns, CR&) ou ice (amnice)). Quant au f de cmrisfre et de caniste, il est 

certainement dfi Ia forme d'origine du mot angIais ccntjSter- On note aussi le 
redoubIement du s dans cattissef camtisse et d s h ,  de même que celui du n dans 

c ~ m s e r ~  canmsfe, cannisse, CR&, *ce et cannisfre- L'hésitation entre Ia 
graphie avec une seule consonne n et d e  avec deux consonnes n respecte Ia &gIe 

du fiênqais qui utilise un n ou deux n à PmfervocaIique (par exempIer cankse ou 
uzmisse); cette h&Ïtation, qui existe @dement en an@&, est amsi ilIus€rée dans Ies 

Vanantes anglaises de notre corpus (par exempIe, cnnaerou c a d e r ) ) .  Fidement, 

Ia W e  -tre (miIsfre) au Lieu de -ter (~anIsfer) correspond à une eqyivalence qu'on 

trouve en anglais (comme dans cenfer ou mfre);  il est possibIe que ce soit cette 

eqUivaIence qui ait joue ici, mais L'adaptation de la finde angIaise en -tre parai? tout 

a kit natureIIe- 

Pour terminer, mentionnons que Canisse fait partie d'une liste de mots, 
WIie par Haden et J o W  (1940, p. 849 ), qrti se présentent avec Ies d m  gemes. Le 

Glassnire du PmIerfim@ au Gnrada dorme aussi les deux genres pour d s e  et 



mnisfre- Par contre, je n'ai relevé que bis attestaüons au mas&, une dans un 
document d'archives (1866) et deux dans des enqy&es (1973 et 1981). 

-La relation entre Ie mot angIaÎs anisfer,  aussi orthographié cutttliste~, et les mots 

québ4cois canisfre ou canisse nous semble evidente cause de leur SimiIitnde de 

sens, de I't?voIution des graphies depuis Ies premières attestations et du ait que six 

formes graphiques adaptées rendant la fuiale [is] s'expliquent par Ia tendance 
. 

queWcoise ib reduire [s] la finale [st]. 

Parmi Ies graphies les pIus derines, canister (1799), ~ n i k t e r  (1843) et cafisfir 

(1847) témoignent de rorigine'angiaise du mot 

-La forme adaptee cm&&?, qui est Ia graphie Ia pIus hequenie, apparaît tri% t6t 

(premihe attestation en 1806), peu de temps ap&s Ia forme anglaise canikter (1799) 

et Ia variante cannstre (hapax, 1798). Six autres variantes, cumkfer, &, 
canttisfe, ~Ennissh, CU& et al-, datent toutes du XVIIIe siècIe et Ies autres, 

uwzisse, a d r  camice, des armées 1970 ou, dans Ie cas de cannikh, de 1981. 

-Les deux variantes Ies pIus importantes, cmisfre (224 occ) et cunkse (184 occ.), 

representent 90,27% des âttêstati~~~s, tandis que Ies occurrences du mot anglais 
anisfer (ou cnnnW) correspondent sedement 2,63 % du totd. Deux autres 
vatiante~~ et canmsfc ( 5 3 %  des aftesfations), sont surtout affestées dans des 

documents d'archives- Finalement, Ies 8 autres variantes, ~~jtftilsse~ cnnnis, camice, 

d s h r  anisr cantt-, ~atisftt et CR*, sont d e  hapax 



17. FOREMAN, nm. : 417 attestations 

1. Sens : chef d'équipe, contremaîîe. 

2. Graphies: 

la) foreman (plur. foremen, foremans) : 391 occurrences (dep. 1765) 1 

17654 SSO (1765: La Gazette de cbdbec) 
1079-19?4 (1879 : Le Farceur) lbmfnen : 1" a, 
1920 
1798-1986 (1 798 : W* Bercy, Lettres & lW&n 
Von Mbli Berczy...) Ibrismtns : lm at!eWbn,l855 

c) autres cas : 6 graphies pour 12 occunences (dep. 1876) 
swrces: - datas 

tbnnanne pUm-Jw'-4lJ= 3 1930-1931 :LeOoglu 



3. commentaire.: 

La forme angiaise foreman domine avec 391 occurrences sur 417 et est bien 

représentée dans toutes I e s  sources; sa variante la plus &&pente, fontlant n'est 
aitestee que 14 fois, et sedement dans veIques sources. Quant aux 6 autres 

variantes, elles sont très peu représentées. Fmenian (1765) est aussi la forme la plus 
a n c i e ~ e  : forman et fbre-man datent du si&cIe suÏvant, tandis que Ies premières 

attestations des autres variantes grstphicpes defomMn sont beaucoup plus tardives 
. . 
fomman tw6 ~rchives 
f0t7Mtl 1890 Journai La Gazette de MiMe 
formanne 1930 J O U ~ ~  h ~ n m ~ q t m  i.e ~oglu  
tbremane t 934 &ut10 : seg~enayensia 
&reman 1 966 ~ittthature : c. Maiily, ~e CO* 
Hremane 1970 Métaiinguisiique : cotpm 
fâreman t 973 Métalinguistique : Robinson et srnith, ~ r a t i i a î ~ a n d t ~ ~ ? k o f  .-. 

La prononciation de f i  s'adapte bien au système fiançais. II n'y a pas 
eu d'influence de la phon6tique sur Ia graphie m&ne si Ie mot n'est pas prononce de 
façon identique en angIais et en fiançais. Gendron note Ia diff&ence entre le [d 
angiais et le [RI français; au [d angIais, souIr9gne-€-ilt le fÏanc0-canadie.n a substitu6 
une des variantes de son propre /R/ dans Ia phpart des emprunts0 notamment dans 
forentan où le [RI est en position antéconsonantique (1967, p-42). Gendron 
mentionne aussi Ia fransformation de la voyeIIe anglaise de man en un [a] fkançais 
u sous IOMuence de Ia graphie ou cause de Ia paraité graphiqye entre les mots des 
deux langues (p. 30 ). Cette adaptation phonetiqye n'a eu aucune inadence sur Ia 
façon d'&Crue Ie mot 

Les modifications orthographiques vOaffestent Ies  variantes consistent dans 
I'ajout d'un e final (fiimam, Cfimmrte et-fanmane) et dans Ie redoublement du n 
(forenianne) pour marquer Ia prononciation de la consolme finale. On note aussi Ie 
rempIacemat de ha Iethe o de îa première syîîabe de finman par un a (fammn) ou 
un il (fRrmune, ~@nmuz) pour € r a d e  Ie son enfendu par une oteilIe btancophone 
et, finaiement, I"mclusion drm trait d F d o n d a n s ~ - -  



F m m u t l  est un mot de genre mas&, ceux qui occupent Ie poste que 

désigne Ie mot &tant généralement de sexe masCUIiRI comme en témoigne en anglais 

Ia W e  mm. Différentes variantes graphiqes de-fineman, dont on peut regrouper 

les finales sous les formes -men ou -mm (mmies) iIIustrent I'hésitation par rapport 2t 
i'utiüsation des marpes andaise ou hangaise du plunel : 

lmen 
t- bmm ~~ 
littérature enquëte archives 
1930-1986 1980 1 876 
9 occ. 2ocG 1 OC(:. 

La marque grammaticale du pluriel angIais l'emporte quant la fiequeme dans les 
qeIques exemp1es que nous avons relevt?s du mot au plunel. 

Adjutor Rivard i d u t  f i n  dans une Este de mots emprunMs PangIais 

qui n'ont pas et6 assimiI4s : t< [SItiIs sont enttés dans le langage, iIs n'ont encore peu 
pres rien perdu de Ieur forme anglaise rn (1914, p. 167). Rivard qualifie même 

d'emprunts injustifiabIes Ia phpart des mots de cette Este, notamment a cause de 

leur forme anpIaise. Pourtant, iI agrée un mot Ia haIe identique : policeman (mot 
no 100, p.163). Gendron critique la prise de posifion de Rivard en disant qu'on ne 

peut pas affirmer qu'un emprunt n'est pas francisé parce @iI ne s'est pas éloigné de 
sa forme originene; iI donne certains mots en exempk, dont f ian ,  où chacun 

des phon&mes est [...I proptement franco-canadien, de même que Ie sont Ies 
séqyences phoniqyes- (l%7, p. 59). 

On voit donc gue Cforrnran s'est integré en fian@ sans subit d'adaptaoon 
nocible, si l'on tient compte de la rareté des formes adaptb. II est possiile cpe ce 

mot ait de tout temps conserv6 son orthographe d'orÏgine parce qu'on n'a jamais 



perdu de vue le fait QU% s'agissait d'un mot angais, le poste qu'il sert designer 
étant Ia plupart du temps occupe par un Anglais. 

-La forme anglaise f o m m  est la plus stable avec 93'76% des occurrences. 

L'intégration de la forme origineIIeforenkn tde  queIIe en fiançais est peut4fre due 

au fait que Ie mot a toujours 6té senti comme anglais. 

- La prononciation de fonmm s'adapte bien au système fiançais sans qu'on sente 

vraiment le besoin d'en modifier l'orthographe. 

-Le seul phhomène signifikt dont pourraient rendre compte les variantes est le fait 

que la voyelle anglaise de la première sflabe a et6 assocSe dans quelques cas un 

[a] plut& qu'à un [g], mais iI s'agit de notations m ~ ~ g u i s ü q u e s  teentes qui n'ont 

sans doute rien de spontané. 

-On peut ciasser les quefques attestations au plurie1 defomnan en deux groupes : 
ceIIes qui affichent Ies marques gtammaticaIes frangaises du plurie1 (forenratls, 

forematles) dans le premier groupe et ceIIes qui i l lumt  le p lde l  angIais (fomnnr, 

f i ,  f-men) dans le deuxième groupe. 



18. STEAK, : 416 attestations 

1, sens : tranche de viande de boeuf. 

2. graphies : 

a) stask: 388 occunences (dep. 1859) - aceunences dates 
~talinguisaiques 98 t 880-1984 (1 880: N, Caron, Petit iiocabum...) 
archives 4 1859,1862 et 1904 
journauxipénodiques 

a) neutres 73 1877-1994 (1877: Le M m )  
b) humrisüques 11 1879-1983 (larn Le VraiCanard) 

littérature et 6tudes 142 1875-1 !398 (1875: Casgrain, ~WUMBS aomp@tes) 
liranire radiophonique 23 193t952 (1958: GrCgnon, fknnme) 
enquëte 37 1 959-3 981 



d) autres cas : 4 graphies pour 6 occurrences (dep. 1878) 
Jourees- OQCUIIBCICBS dam 

sfeack enq* 1 1980 
limaîum 1 1878:AMes (hmWmc&) 
@umau~ périodiques t 1882 La Gazette die Miette 
neums 

3. commentaire : 

Steak est la forme la plus Mquente (388 occurrences). Le nombre 

d'attestations des deux variantes les pIus importantes, stkqw et stake, ne représente 
que 5,29 % du total des occuriences du mot Les autres formes graphiques, steaqzie, 

teak, sf& (hapax) et steak (3 MC), sont peu attestées. 

La forme anglaise steak est egdement Ia pIus ancienne (premier relevé en 
1859); notons que stake et sfeack sont les deux &es autres variantes dont on reiève 

aussi la première attestation au X K  siècle, mais un peu plus tard que steak : 

date 
1- 
1872 
1878 
1918 
1956 
1976 
1971 

Si on met en rapport Ies dates et Ies sources, on note que Ies premières 
attestations de steak sont devées dans diffihntes sources au X W  siede : dans un 
document d'archives en 1859, dans les Oeuvres complèfes de Casgrain en 1875 et dans 
Ie j o d  Le NoutleEfe en 1877. Sfurk est aussi affesfg dès 1880 dans le Pefif 



mcabulaire de N. Caroh La varÏante sfRke (II occ), qui peut s'expiiquer par Ia 
confusion de deux mots angiais (steak et stake, voir Ia note I), est la sede à avoir 

existé concurrexxunent à sfeak a la £in du XIXe siède, quoiqye de façon tr&s 
marginde; stak est atteste dans des ouvrages de SuIte ai 1872 et en 1962, dans des 

documents d'archives en 1884 et en 1893 ainsi que dans une source m6talinguistiqye 

(Caron) en 1880 ; iI n'est plus atteste par la suite. Par contre, dipz (15 occ.) n'est 
reievé qu'au XXc siècle, surtout dans des ouvrages littéraires et dans des journaux 

humoristiques, Quant à steackY atteste 3 fois, on le retrouve deux fois au &de 

dernier, chez A. Buies (1878) ainsi que dans la Gazeffe de Iolieffe (1882), et une fois en 

1980 dans un document d'enqu?te. Les trois autres variantes, stel, sfeaqzce et feak 

(sans doute une coqde typographique), ne sont représentées par aucune attestation 

au >(D(' siècle. 

II est important de noter que la forme anglaise sfeak est entrée en français 

depuis 1894 (voir le Pefif Robert); pour cette raison, on peut penser que Ia variante 

adaptee s t ipe  avait une simple vdeur de pIaisanterie, par exemple dans les 
journaux humoristiques, ou exprimait une fiberte avec Ia nonne, comme dans Ia 
Iittkature des années 1970. Les sources et les dates d'attestation de cette graphie 
sembIent confirmer cette hypothèse : 

joumawJperiodiques humoristiques : 1918: La Patrie, Néryme 
1929:LeGoglu 
1931 : Le &glu 
1m2: LeGuglu 

1939 : V. Baheau* Le m m p  de monpays 
1972 : Oodbout, D'AmUuf 
1974 : Major. l$nmmfe 

TremôCay, Le c?udfwc 
1975 : Major, S d i  

Analysons maintenant Ies changements orthographiques des variantes de 

steak en fiançais. Le son final [LI est rendu, comme en angIais, par Ia Iethe k dans 



sfeX et feukf par les letaes ke dans sfake dont le e h a I  indiqye que Ie k est prononcé 
(iI y a peut-étre aussi, nous L'avons ~0uIign6~ un rapprochement avec la graphie 

identique du mot andais stake, cf pari u), ou par Ies Iettres ck et que (sfeack et 

steaque), quÎ rendent égaiement compte de la prononciation du [kl final de steak. 

L'absence du s de feak, attest6 une seule fois dans un journa1 r&giod, est peut-être 
due à une erreur d'impression. 

Les autres transformations orthographiques de Ia forme anglaise concernent 
la voyde. Trois des six variantes (steack, sfeaque et feak) conservent la graphie 

compIexe eur de Ia forme stenk, tandis que deux formes, sféize et &kr rendent 

compte de l'adaptation de la diphtongue anglaise [e'] en hançais : la lettre é traduit 

le son [el. A ce sujet, Rivard nous dit cpe Ie son [e'] prononcé dans certains mots 

anglais « se reduit dans Ia handsation canadienne è ou Zî é [...]», comme dans la 

deuxième syllabe de bi'eck, prononcée [el, de I'angIais beepeak (Rivard, p. 157). De 

même, Gendron mentionne qu'iI a note des hésitations entre [el et [el dans la - 

prononciation de certains mots anglais, dont sfeak : [... ] sfeik (steak) = sfék ou sfék 
[J )N (Gendron, p. 35). 

-La forme angIaise steak domine par Sanciennete (1859) et par Ia h6qpence ( 9 3 3  % 
des attestations). Aucune des variantes n'est attestée après Ies années 1970. On peut 
penser que Ia stabiIit6 de la forme anglaise d'origine a &té favorisée par le fait <lue 

sfeak est attestg dès 1894 en fiançais. 

-La forme graphique adaptee s f é ï  parai'? résuIter d'une d6brmation voIontaire 
(par ~Iaisanferie ou pour défier Ia norme) de la forme d'dgine, comme Ie suggèrent 
les sources et les dates d'attestation de d i -  

- S f o i  (3,60 % des attestations) a bit compétificm 2 Ia forme Originelle sur€ouf dans 
Ies  années 1930 (journaux humorisficpes) et dans Ie s  années 1970 (IiffQature). Peu 
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attestee, la variante s fak  (1,68 % des affedatiom), qui tédie sans doute de Ia 
confusion de deux mots anglais, n'est reievée qu'a la £in du XDC ti8cle. Quant à 

sfeack, sfei, sieuque et &a&, iIs ne repr6sentent ensemble que 1,44 % du total des 

OCCUrrenCeS* 

-L'influence de Ia phonétique dans l'adaptation orthographique des variantes est 

manifeste. Sféque et &il rendent compte du son [el, qui constitue une des ficonsr 

avec [E], de reproduire, en français canadien, la voyelle anglaise diphtonguk [d de 

steak La prononciation du [k] fina1 de steak est rendue par Ies lettres k, ck et que 

dans les variantes stake, sfeack,, sfeaqw et sfépe. 



2 graphies : 

a) v. wafcher : 280 occurrences (dep. 1879) 
s0urœ.s : OCWrrBIICBS . dates 
metaJinguistiques 43 1880-1982 (1 880: N. Carriri, Petit umx6uWre B l'usage 

des Canaadiéns4aqaiS et O.Dunri, GIbssar'i banco- 
lxuNwm et wxabuladre .*.) 

archives 16(+1n--r) 1889-1967 
Puma-@= 

a) neutres 7 191 2-1992 
b) humoristiques 14 18?9-1980 (1879 : Le Vrai Canard) 

littérature et 6tudes 149 1892-1- (1892 : La mm? ausîmbr) 
littérature radiophonique 19 19344963 (1934 : Gelinas, Le bain de plar'sr'r) 
enquéte 31 1 973-1 982 

c) autres cas : 7 graphies pour 11 occurrences (dep. 1909) 
SblllCBS- 4xcumms dates 

V. wa&her ï i i m  et &tudes I 1978: L e M q  Les o O w ~  de 



Dans ce corpus, wafcher constitue une forme verbale (radical anglais wafch et 

terminaison française -er de i'infinitif) : une sede attestation (archives, 1889) illustre 
I'empIoi de wafcher comme nom (d'a@s le substantif angIais wdchet, <« veiUeur >) 

ou « observateur »). Les huit variantes de watchrer, qyi sont soit des verbes, soit des 

noms, ont un suffixe £tançais caractéristique d'une forme verbale (oumclrer, 

watsher, wounfciie~, wâfEher et mâcher) ou nominale (wafdieur, watcheux et 

o Z ~ ~ C ~ Q U T ) ) .  

W~fcher (1880), verbe et nom, est Ia seule forme à être attestee au W(C siècIe : 

Ies premihes attestations des variantes apparaissent toutes au me &de. Wafdier 
d o m  aussi quant à Ia héquence : 280 attestations par rapport à 104 pour la forme 

Ia pIus importante, O&-, et I l  pour Ifensemble des autres variantes : wcrfclimr, 

waîchercr et mrafchnrr et Ies hapax wufshm, wifchm, wOURfchet et ouâcher. 

En meftant en rapport Ie nombre d'affestatiions et les sources, on constate que 
pIus de la moiti6 (149) des 280 occurrences de waf& sont reIevées dans Ies saurces 

LffQaires et les etudes, comparativement a 7 occurrences seulement dans Ies 
journaux neutres. Cette présence pIus farak de wafciier hdique peut-ê€re F e  Ies 

auteurs des arüdes dans les joumarur neutres, conscienfs du statut d'angiicisme de 
cet empnmt et sou~ezrx de respecter une certaine norme, en 6vitaient autant gue 
p0ssfibIe I'utiIisatian, 



De même, mafçhnr Ia variante Ia plus importante, n'a pas une reparfition 

égde dans toutes les sources : en effet, 57 de ses 104 attestations proviennent de 

documents d'enqriête (Lemieux, Les Viau) et Ia majorite de ceIIes qui restent (29) 

sont tirées du journal humoristique Le Goglu. De plus, ouatder n'est reIev6 que 10 

fois dans des sources litteraires (dont 3 fois en 1967 et 5 fois en 1973)' 

comparativement B 149 fois dans Ies mêmes sources pour wdcher- II sembIe donc 

que la variante graphique ou11:fcher a et6 perçue comme audacieuse, ce qui expIive 
qu'on Ia retrouve surfout dans les journaux humoristiques, où ouutcher supplante 

même wafcher dans Ies années 1920 et 1930 (ounfcher est relevé 29 fois 

comparativement a 3 fois pour wafcher), dans la Iit€Qatute de la période jouaiisante -, 

(8 attestations sur 10) et dans les enqg&es Fisque dans les années 1970. 

Quant B I'adaptation graphique de wdcher en 6rançais, on en remarque des 

rndesfations dans Ia premitze syllabe dont les lettres zw sont rempIacées par wn<a 

(dans I'hapax wouafdm) ou oua pour transcrire Ia Sequence [wa] (ozutcher, uuâcher 

et oURfchr). Dans le cas du sufnxe, on remarque que Ie son anglais de Ia dewcihe 

syllabe est rendu par Ie suffixe -pis -eur (wutcheur, orcatcheur). Dans un cas, on a 

eu recours à sa variante (wuicheu~)~ IaqueIIe €rade une valeur péjorative- 

Le [tn de wafch est cozlservt! en kançais sous Ia forme du fdi, comme en 

angiah, sauf dans wRtsher (une seuie occurrence) dont Ie s rempIace le c de wufciier. 

A ce sujet, Gendron affirme que même s'il n'y-a pas de mi-ocdusives comme 
phonemes en firanco-canadien, sinon sous forme de variantes combinafoires, a Ie 

fitanco-canadien, au Iieu de Ies rejeterr Ies a gQiQdement conservées, quelle que soit 

Ia position qu'des occupent dans Ie mot rn (î967, p.45). Wdron indut @dement 
wafaher dans une série de mots inus€rant que la voyeIIe anglaise de wafeh es€ 

rempIacée I'oral par an [al bref. Cette variation phonétique nrùifIuence pas 

L'orthographe, car Ie son anglais est déja traduit par Ia lethe a en anglais (1%7, p. 31). 



Ii faut cependant noter que c'est probablement cette voyelle mghise, plus 
postérieure, que le â de ouâcher et wifcher veut rendre. 

Fimalement, Adjutor Rivard dasse wdchet parmi Ies empnmts injustifiables 
parce que, même à cet emprunt est entre dans la Iangue, il n'a presque pas subi de 
d6formatiom et qu'il n'a donc pas et6 assimil6 (1914, p. 168). Cependant, selon 
Gendron, certains emprunts, tek les emprunts monosyllabiques, ne subissent que de 
Iéglzes transformations; « Ie degré d'adaptation qu'auront a subir des emprunts [J 
depend de la parent6 de structure phonique [...] entre la Iangue de depart et la 

Iangue d'arrivée [...I» (1967, p. 62). Le [ t .  de wutch est rendu en fiançais sous la 

forme du tdr, tout comme en angiais; quant au [w], il est prononce de la même façon 

en anglais que dans d'autres emprunts intégrés au fiançais (par exemple, mff, water- 

polo). II semble que la parenté des phonémes de wafch avec le système phonique 
kançais ait cantriiu6 au fait ptiI puisse être rgu sous sa forme miginde. 

-Waf&er est la forme Ia pIus ancienne (première attestation en 1880) et celIe qui 
domine (70,88 % des attestations). OsrRfchei., Ia deuxihe forme Ia plus Hquente, 

représente 26,32 % du total des occurrences par rapport 2,78 % pour les sept autres 

variantes; il Eiut tenir compte cependant que orratcher se retrouve 57 fois chez le 
même auteur (Lemieux), ce qui réduit d'autant l'importance qu'on doit lui 

rec0nnaÎti.e. Toutes les variantes sont reIev6es au XX' siècie, partir de 1909. 

- La variante graphique uuufchei. se rencontre essentielIement dans la littérature 

jouaIisante et dans Ie j o d  Le Goglu, j& caractérisé par son audace graphique 
pendant Ies années 1929 et 1930, 

- La première syIIabe zai de w ~ e s t r e m p I a c &  par arn pour rendre compte de Ia 

séquence [waJ (maichet., ou~*cher et OURfCheUr) et, dans Ie cas du mbsfanfift Ia 

deuxième syUabe s'adapte en kanqis en -eur (w-, oorrafamr) ou en -ewr 

(w&cheux)* 



20. JOBBER, n a ou v. : 394 attestations 

1. sens : O n. entrepreneur, revendeur 
0 v. entreprendre, b â c k  

2 graphies : 

O nom : entrepreneur, revendeur : 324 attestations 

archives 24 
j o u m a ~ r i o d q u e s  

a) twU@eS 58 
b) humoristiques 7 

l i i r e  et études 31 
littdrature radiophonique 5 
enquëte 34 

b) jobbeur : 1 34 occurrences (dep. 1 861 ) 
,p2kuZS: OCCUTreOCBS dates 
metalinguistiques 30 1894-1 981 (1894: S. Clapin, 

D&iOnnarnarr're canadEen-ftançais..) 
archives 1 O t 870-1 9?6 
ioumatdpënbdiques 

a) neutres 21 1883-1980 (1 a83: Le NoWCste) 
b) humoristiques 2 1879: Le Faraeur 

littérature et études 48 1861 -1 983 [t 861: Gauidn3Moilleau) 
littérature cadhphonique 2 t 944 et 1956 (1 944: Grignon) 
enquh 21 1536-1 982 

d) djobOeUr : 5 occurrences (dep. 1931 ) 



e) diobeur : 4 occurrences (dep. 1939) 
ÇOUfCeS: Qccmmms dates 
imétalinguistiques 3 1939,1970 et 1982 : V. Barbeau, Le ramage de 

m p a y s  
ardinies / 
~ ~ m 8 ~ ~ 1 ~ é r i o d 1 9 ~ 8 ~  
t a) - / 

b)humorisüques I 
lwmtm~t5tudes 1 1971 : Fefnm, Rases 
r i m m  radiophonque r 
enquète 1 

t) / o h  : 2 occurrences (dep.1896) 
SOUrCBS: - dates 
mdtalinguisn'ques / 
archhres 1 1908 
journauxipériodiques 

a) neutres 1 
b) humornues / 

études 1 f 896: Saguerfaflm2t 
littdrature radiophnique 1 
enqugte / 

g) autres cas : 2 graphies pour 2 occurrences (dep. 1978) 
sQm0s ocairrenees dates 

j~bblw ~talinguistiqu8s 1 1978: Sirnard, Manne 

d]obbr m&aBnguistiques t t 979: ûéiisle, Dktbmu~e  1~3rddr icar i -1  

8 verbe : entreprendre, bgcier : 70 affestatiod 

a) jo6br: 62 occurrences (dep. 1885) 
ÇWICBS: QGmmmes dam 
dwrigriCdbw 25 18944981 (Chpin, DWimWie -n- 
-) 
arcfiives f 
ioumaum-d4- 

a) rlares 7 1885.1984 (1885: La hmse) 
b) h u m -  f 

litthhm etehides 12 i ~ 1 s e r  ctampmnm- 
Ittteratureradbphoritque t 1939-I944 (1 939: Grignon) - 11 1966t98t 



b) JO- : 7 occurrences (dep.IgO5) 
SOUICeS: accunern?es daEs 
métalinguistiques 2 1981 et 1982 (1 981 : Seutin) 
a r c h i  t 1905 
purnaux&driodiques 

a) - 
b) humoljstjques f 

Jiiranlre et études 1 1975 : Goupii DjVkw 
î i i r e  radiophonique r 
eriqu- 3 1910,1919 et 1981 

3- commentaire : 

c) autre cas : 1 graphie pour 1 occurrence (dep. 1974) 
sources- ocwnerices dam 

dI0bef m5talinguisbiques 1 1974: Dupont, Légend~~~re 

Distinguons d'abord l'emprunt du substantif an&& jobber et le verbe jobber. 

Le mot jobber n (170 attestations) présente sept variantes graphiques : on rei&ve 134 

attestations pour la pIus importante d'entre elles, jobbmr, comparativement à 20 au 

total pour les six autres. Quant au verbe @ais fo job, il n'est teprésent6 que par des 

variantes adaptées, ce qui est nonna1 puisq$un verbe anglais ne peut fonctionner en 

kançais *&&ois s'il n'adopk pas Ies marques morphoIogi~es de cette langue; Ia 

graphie principale, jobbm, est attestée 62 fois, contre huit occurrences seulement 
pour ses concurrents juber et djlober. 

L 

Le nom jobber et ses variantes jobheztr et job- sont attestés à la £in du WC 

siède. On note que jobbar, qui lime déja concurrence h jobber quant à Ia ftécpence 
(52,47 76 des occurrences pour jobber par rapport 4 1 3  % pour jobbeur), précgde 



A part deux atîestations au MX? siMe, Ies reprkntants en kar@s ~uêb4cois 

du verbe angIais €0 job ne sont rdevés qu'au MC si$& : 

source - date 

LaPresse . 1885 
Ciaph, û r d m w k d - f i o n ç P r i  1894 
enquête 19î8 
h ~ o n t & e e  1974 

Si I'on examine maintenant la repr6sentation sdon les sources des noms 

jobber et jobbew, on remarque d'abord Ia disproportion du nombre d'occxmen~ 

de ces deux variantes dans les sources littéraires : Ia forme gén&alement la plus 
attestée, jobber (170 WC), y est moins souvent relevée que sa variante jobbecrr (134 

occ). On note également que les deux formes coexistent de façon à peu pr&s égaie 

jusque dans les années 1970, période où plus de 60% des attestations de la variante 

jobbertr sont relev6es : 

Dans Ies sources métaIingcnstiqes austi, on note que Ie nom jobber (II occ) 

est beaucoup moins présent pue jobbeur (30 WC). Cette pr6sence pIus marcpée de 
jobbna dans les sources IittQaires et méblinguisticpes par rapport à job& rend 
peut-être compte du fait que Ie mot a &té perw comme intt!gr61 la fonction IapeIIe 
iI renvoie ayant ét6 miportante autrefois, d'oh I'empIoi courant du mot 



Seds I e s  noms jobber et jobbeur sont représentés dans toutes Ies sources; le 

verbe jobber, par exempIe, n'est pas attesM dans Ies archives. Les verbes jober et 

djober ainsi cpe Ies noms job- jobar, djobbera, jtibber, djobber ne sont pas relevés 

dans les journaux ni dans la littérature radiophonique, entre autres. Le Eùt que ces 

variantes soient peu attestées en généd, de même que leur in6gaIe répattition dans 
Ies sources, laisse supposer qu'eues n'ont et6 que des variantes graphiques 
temporaires des brmes plus importantes jobber et jobbmr; on constate de plus que 
Ies premieres attestations de ces variantes pIus rares datent toutes du XX siède, 
de&-&-dire beaucoup plus tard que jobber et jobbar. 

* 

Analysons maintenant la graphie des variantes. On remarque d'abord Ie 

rempIacement de la lettre j de jobber par Ies lettres d et j pour rendte en fiançais le 

phonéme angIais [d3) (djobbcrrr, djobew, djobberr djober). Ensuite, on note que 
* '  

quatre des variantes de jobbcr ont conse1~6 Ie double -bb (fobbeiir, djobbnn, jiibber 
et djobber). Finalementf dans jobbew, job-, djobbeur et djobeur, Ia teminaison - 
eur, prononcée [CERI, remplace la terniinaison sr de la forme mgIaise jobber. Comme 

tous les substantik en -eur, jobbrur est masculin (Haden et Jofiat,1940, p.843). 

-Le français a emprunt6 deux mots : le nom angiais jobber (170 occ.) et Ie verbe fo ju 

(62 occ), sous une forme adaptée (principdementj~bber)~ 

- A d e  seule, jobbnv, la variante la pIus importante du nom angiais jobber, compte 
4&36 1 du to€aI des affestatiom de ce mot; I e s  autres variantes job-, dj0b&mr 
djobeur, job-, #liber et djobbcr n'en représentent ensemble que 6,l? %. 

-Les variantes adapté&+ du verbe an@& fo id (job&, j o k  et djokr) sont a W & s  

seulement au xx' siède, ik I%xception de deux occ~uzences fa fin du ti&cIe ; 

job&- repr-te 8837 % des attestations contre huit occurrences dement  pour 
ses concurrents jober et d j o k  



-La forme adaptee jobbm (1861) est pIus anaenne que la forme d'origine jobber 
(1875); les six autres variantes graphiques sont relevees au M(t siede, sauf jobet 
atteste une fois en 18%- 

-On note une forte hesitation entre les graphies jobbern et jobber, pour Ie nom, 
notamment dans les sources métalinguistiques et iitt6raires où jobbew est releve 

pIus Mqyernment que Ia forme angIaise, et surtout dans Ies années 1970, periode 
qui semble avoir été propice à la diffusion de variantes. 

-Le son [d3], inexistant en karipis, est rendu par les lettres initiales dj dans djobbeia, 

djobeirr, jobber et djobrr; Ie suffixe -eur de jobbeur,, jobeur, djobbern et djobem, 

utilise en hançais pour rendre le sens de r qui fait l'action de n, remplace la haIe 

angIaise +T de jobbec Le mot peut s'&ire avec -66 double ÿ o b k )  ou -6 simple 
Gober). 



2. PEANUT, n. f. : 388 attestations 

1. sens : arachide, cacahu&e 
î. graphies : 
la) pasnut : 231 occurrences (dep. 1879) 
SOUICBS: 
mètalinguïsîiques 
archives 
joumawt/periodfques 

a) neutres 
b) humoristiques 

littérature et etudes 
littérature radiophonique 
enquëte 

- dates 
38 191 3-1984 (191 3: & Blanchard, En Garde 1)) 
I 

71 1879-t 992 (t 879: Le M m )  
9 191&19# (1918:N&ym, La Pattie) 
n 1912-1986 (1912 pr~vancher, WE@ 
41 1937-1971 (1 937: Bourgeois, &SCMI et &setle) 
15 192S1989 

Ic) : autres cas : 2 graphies pur4 0 6 6 Ü ~ k e s  (dep. 1906) 



3, commentaire : 

La graphie angIaise peanut, attestée des 1879 dans Ie journd Le Nomelfisfe, 

domine quant I'ancienneté. A part pea-mf (1894), les attestations des variantes 

pinoHe (1914), paiote (1907) et ped nuf (1906), IaqyeIle est sans doute une faute de 
frappe pour pea nat, sont toutes rdevées au XX" siècle- 

PeatfUf (231 occ), reIevé 21 fois sous Ia variante pea-tn&, qui est attestee en 

*ais dans Ie dictionnaire &$rd (lm), est également Ia forme la plus fr&quentet 

si I'on compare le total de ses attestations (252) à ceIui des trois formes adaptées (173 

occ*). 

Cependant, la variante la plus importante, phofte (169 occ), est patfois plus 
attestee F e  la forme d'origine dans certaines sources. En effet, si I'on regarde Ie 

nombre d'attestatiois des deux formes dans Ies journaux humoristiques, on constate 

que pinofte (22 occ) y est &€est& pIus souvent que peanat (13 occ.); de même, dans 
les sources IitMraVes, alors que peafirt compte 62 û c ~ e ï i c e s ,  on en rekve 80 pour 
pinofie- 

Les deux autres varÏantes sont peu attestées. Pr'nofe n'a que trois occurrences, 

dont une en Ii€téra&e; quant a I'hapax ped nwt, qui est sans doute une faute de 
fiappe pour pea tzuf, iI n'est atfeste que dans Ie journal Le Trm7tew de Chicoutimi 
au. deut du sïecle. 

En ce qui conceme l'adaptation orthographique de pelultcf., deux phénomènes 
vus précédemment se répètent : draburd, de Ia même manière qye Oearr est ébit bac 

(mot 9), Ie son [iJ de la première syIIabe, orfhographi6 aa en angIais, est rendu en 

kanqüs par Ia Iettre i dans I e s  vazianfes piho& et @O&; ensuite., Ia Ietke u, qui 



rend en angais Ie son [AI de Ia d e u x Ï h  syllabe de peumf,, est rernplacee par la 

Iettre o en français, comme dans Ie cas de Ia variante &um, adaptee sous la forme 

tchom (mot 4). 

Souvent, Ie contexte ne permet pas de préciser le genre, par exemple dans des 

Iocutions comme b m e  de pearmfs; quand il est possl'ble de le falre, on ne reI&ve que 

Ie genre f6mini.n dans les attestations de- pennut et de ses variantes, sauf une seule 

occurrence au masculin dans La Presse de MonMd en 1940 (des peu- dés), qui . 
peut rédter  d'une erreur. II est curieux de constater que le GPFC et Haden et Mat 
(1940, p. û49) donnent les deux genres à la variante pea-nrrf, qui est d'ailleurs la 
sede forme graphiqge relevée dans ces deux sources. 

- Les formes anglaises peantif (depuis 1879) e t  p e n d  (depuis 1894) ne sont 

concurrencées par aucune fornie adaptée avant 1906 (pinote). 

-A partir des andes 1930, on constate que Ia concurrence entre p e d  (5953 % des 

attestations) et pinofte (43,55 % des attestations) est tres marqut!e, surtout en 

IitMrature et dans les journaux humoristiques oii la variante est attestée plus 
m e n t  que la forme originde. 

-Dans Ies variantes p'noHe et pinofi, la Ietbre i rempIace la graphie complexe de Ia 
première syiIabe de peanvf dors que le son anglais de la deuxÏème sy11abe de peuffetf 
est rendu par la Ieftre o. 

-La forme d'empnuitpea1IUfet ses variantes sont attestées d e m e n t  au feaiinih 



22. STRAP, n f. : 388 attestations 
1. sens : courroie. 

2. graphies : 

c) s p b  : 46 occurrences (dep. 1798) 
ÇQUtCBS: Qswmzes datas 
m8talfqüistiques 2 i n e t  1979 (1957: 6éWe) 
ardiiVeS 37 18% 2-1 
journa~riodiques 

a) lwutms t 1798:LaGazt3IderksQu&bsc 
b) hurnorlstiqu8s 1 1879: Le Vrai Cansrd 

ml&aWre et Btudes 4 1869: 8 
I 



C'est Ia forme onginde sfrup qui a Ie plus grand nombre d'attestations (187 

OCC.). Cependant, sa variante la plus importante, sfrappe (147 occ), ainsi que Ia 
forme voisine, sfrape (46 occ.), occupent ensemble une place équivalente dans 

l'usage quant ii Ia hécpence. 

En ce qui concerne Yanciennett5, les deux variantes I e s  PIUS attestées, sfrape et 

strappe précedent Ia forme anglaise drap dans le temps: 

archives 
archives 

Si I'on considkre les sources par rapport Zi I'anciemete, il ressort que la 
variante graphique strappe etait deja attestée en Iittérature, dans les journaux 

neutres et dans Ies archives avant que n'y soit relevée Ia forme d'origine anglaise 
sfrap; par contre, cette dernière est pIus ancienne que sfrappe dans les journaux 

humoristiques et dans Ies sources métilringuisüques. Les auteurs d'ouvrages 

m&aIinguisaques connaissaient l'orthographe mghise de I'empmnt sfrap, œ qui en 

expliqye i'anciennete par rapportg sa variante sfram dans ces swzces. 

Pour ce qrii est de Ia -ence relatmemen€ aux saurces, on nok que sfrappe, 
malgré un moindre nombre d'occumnces au total que sftap, est a-6 pIus souvent 
cpe Ia forme oniginelIe @aise dans Ies documents d ' d v e s  et les sources 
KffQaires; on ternaque p pIus de Ia moiti4 des attestations de SÉr~ppe en 
Iiffératuxe (28/45 occ.) ont # ielwées entre 1972 et 1979, comparativement 9 8 



ocmences sur 23 pendant Ia même période pour drap. Par contre, sfmp est pIus 
f&+tent dans les sources m6talingr9stiques; ;B ce sujet, il est intéressant de noter que, 

malgr& Ia présence h & s  marc@ de Ia variante sfrappc, Rivard (1914, p. 168) 
mentionne sLntp dans une Este d'emprunts qui n'ont, seIon Iui, rien perdu de Ieur 
h e  anglaise. 

Dans Ies journaux neutres, on trouve pdois s tmp et sfrappe dans les mêmes 
sources, par exempie dans Ie journal Ie Sold (1913) et dans I'Événemenf (1927), mais 
la forme mghise y domine quant Ia fréquence, alors que dans les journaux 
humoristi~es, c'est la variante sfr~ppe qui est la pIus fr&penfe. 

Sfrape, Ia deuxieme variante Ia plus Mquente, n'est pas représentée 
également dans toutes les somces : la majorite de ses attestations (37 occ. sur 45) 
proviennent de documents d'archives. Les autres vaz~*antes graphiques de sfrap sont 
souvent attestees dans des documents d'archives et ne sont pas repr&mtatives d%i 
usage qui aurait eu quelque faveur, six d'entre elles étant des hapax (cape, 
esfrappe, dfrappe, *op, trap, frappe) et Ia septihe (sfrupp) n'&tant attestée que 
deux fois. 

AnaIysons maintmant Ies modifications orthographiques des variantes. Dans 
I'Orfhographe de sfrapper dont le p est redoublé et auquel on a ajoute un e finaI pour 
rendre compte de Ia prononciation du p, on peut aussi voir l'influence du 
rapprochement avec une forme presque andogue en kançais : le mot frappet C'est œ 

qyÎ pourrait expIiquer gue la forme adaptée se soit manifestée spontanément des 
l'entrée du mot dans Ia langue. Quant à I'unïgue p de sbaper reiev6 plus tard que 
sfrappe, ii peut se comprendre ficEIement aussi puwd on prend en compte Ies mots 
fiangais se terminant en -ctper comme affrllpeI étiqw, etc- Trois des autres Panantes, 

estrappe, &ape et drappe, ifIustcent quele mot an@aisC sfrap, une fois en= dans 
la I a ~ g ~ e ~  sui f  Ies mêmes modifications phon4ticpes que les mots d'origine 
fiançaise : par exempIe, on note la pr&ence d'un e proth6tiqge à I'irutide de 

esfrappe aimeau, 1972, p. UI) et l'ajout d'une voyeIIe anfQieure dans cnk~ppe, 
comme dans cettauis mots commençant par s dans un groupe consonanti~e 



difficile à prononcer, en français québ&ois populaire; asfrape résulte d'un 
phénomène dfaggIufination de i'artide (h sfrcfppe devient I'RSftape)). Finalement, on 
peut peut-être expliquer Ia présence de Ia voyelle o dans Ia variante sfrop par 
I'andogie avec &ope, l'anaenne graphie angIaise de sfrup (Websfet,, 1905); 

cependant, &op n'&nt qu'un hapax, reIevé dans un document d'archives de 
surcroît, iI est possiiIe q$iI s'agisse SimpIement d'me erreur de transcription. 

En ce qui conceme le genre de shup et de ses variantes, iI est toujours Mmuilli 

dans les attestations oir le contexte permet de Yidentifier, sauf une occurrence au 
mascuIin dans un j o d  de 1930 (Le Soleil). D0aiIleurs, skag fait partie chme skie 

de mots Mminins énuméds par Haden et JoIiat (1940, p. 853) et q$on peut rattacher 

au phhomène de la rhymedogy  (p. El), c'&-&-dire que Ia terminaison de sfrappe 

est andogue à c d e  d'un mot hnçais, trappe, cpi est f e s t .  

-Deux variantes, sfrape (1798) et strappe (1807), precedent sfrap (1813) dans le 
temps; cette prMance de vadntes sur Ia fonne d'origine anglaise vient peut-être 
d'une anaIogie forme& avec le mot fiançais huppe. 

-L'hésÏtation entre la forme originelie s&ap (48,18 % des attestations) et sa variante 
1a pIus importante strappe (3z88 %) varie sehn Ies sources. Par exemple, drap est 

deux fois plus présent dans les sources métaiinguistiqes et les journaux neutres que 

sfrappe, qui domine quant la fk6quence notamment dans les journaux 
humoristiqes et Ies sources Iittéraïres. 

-On note un nombre signiacaüf d'attestations de Ia varÏanfe sfrappe en littérature 
pendant Ia période entre î97î et 1979. 

-L%&ifation de L'usage en -ça&, cpant au redoubIement du p des mots se 
terminant par le son [ap], est rnanikte dans Ia graphie des deux variantes Ies  plus 
imporfanfes, sfmsfnippe (mmme trappe) et drupe (comme 



-Les variantes esfrappe, tudrape et cffrappe montrent un degré avance d'inf6gration 

en hançaisI ayant subi Ies mêmes modifications d'origine phonétique que certains 

mots £tan@ : ajout d'une voyde dans les groupes consonanticpes prononciation 
difficile (e proth6ficpe, 3, agglutination de I'articIe amenant un changement de la 
perception de ridentit6 du mot 

-Sfrap et ses variantes sont au f s  



23. POLL, nm. : 3% attes€atiom 

1. sens : bureau de vote. 

2. graphies : 

a) pdl : 340 occurrences (dep. 1807) 
ÇOWCBS: Qccwams 
metalinguistiques 44 
archives 33 
p o m a ~ q u e s  

a) muttes 124 
b) humoristiques 13 

rirature et études 114 

- 

b) @le : 8 occurrences (dep. 191 3) 
saluas MXllnellCBS datas 
mWJlstfql= 2 1930et t980 (1930 :OP=) 
juumaux neutres 2 1913 : LeSdeü 
IItterarUre et M e s  2 t93!5et1940(1~:Sag~)nensia) 
enquete 2 1- et 1968 

'c) pool : 7 occurrences (dep. 1878) 
SWrCBS= QCCllneCtCBS dates 
~ ~ u i s a i q u e s  2 '  1978 et 1982 (1 978 : DessPark) 
joumauxneuùes 1 1878 :ieîWm&dE? 
litmawe et Btudes 3 19rs,r969 et 1972 (1915 :AL) 

d) autres cas : 2 graphies pour 3 occurrences (dep. 1875) 
snuuas: acwnences dami 

~ f e  archhres 1 1875 
littsrahrre et &des I 1981 : Laberge, Anse 

3. commentaire : 

La forme anglaise pou domine quant à la fr6qyence (340 occ) et Yanciennetd! 
(1807). Les cpatre- variantes p6kr pool, PO& et pot comptent 18 oc-ces au totaI; 

à Pexception de p4&, qui apparaft en 1913, d e s  sont toutes attestées pom la 
premih fbis à Ia fin du X E  siMe. On peut penser que Ies joumaux et @odiqyes, 

où I'on reI&ve 52 des î24 attestafiions enee 1807 et 1890, ont pu contn'buer fixer Ia 
graphie originelle POU- 



En fiançais, I'adaptafîon graphique de la forme angiaise se manifeste d'abord 

de façon identique dans les qatre  variantes par Ia réduction un simpIe 1 de la 

double consonne finale de pan, probabIemenf parce qu'if n'y a pas de mots fi.an@s 

se terminant par deux 1. Deux des variantes rendent compte de hpn diff6rente de la 
perception par une oreille ftancophone de la voyde angIaise de polC : dans le cas de 
pôle, par I'ajout d'un accent circonflexe sur la Iettre O et, pour pool, par le 
redoublement du o. L'infiuence de Ia forme identique d'un autre mot mgIais, pml, 
sipifiant entre autres a piscine », a peut-être joué dans ce cas, bien que les deux 
mots se prononcent de hçon dif#&ente en anglais. 

L'orthographe des variantes pole et pôle a probablement été influenc6e pas 
L'analogie avec le mot angais PO&, M perche' tringIe », dam Ie pternier cas, et avec Ie 
mot français pôle, définissant une E< région géographique >>, dans le second a. 

-L'orthographe angIaise de I'empfunt pan prédomine (340 ocmences, soit 94,97% 

du total des attestations), Les deux variantes les plus importantes, pôle et pool 
(4,18% des attestations), ne sont pas attestées dans toutes Ies sources. Les variantes 

pole (2 occ) et I'hapax pol sont marginaies. 

-Pol2 est atteste dès 1807; pool, pole et pol sont relevés plus tard, c'est-&-dire à Ia fin 
du W(e siècle , et, findement, on r e I h  pôle en 1913, ceIIe-ci &nt la sede forme 

dont on peut dire avec ceetude qyfeUe r6dte  d'une adaptation I'orthographe 
fkanfaise. 

-La domination de Ia forme angIaise est peut-être reliée à sa diausion par [es 

journaux au X W  SiMe. 

-Aucune des variantes n'a conserv& le doubIe 1 de poK L'accent CircOnfIexe sur Ie O 

de pdlr et Ie redoublement du O dans pool rendent < du son v d q e  anglais 
entendu dans poZL 



24. SHED, nf. et pariois masarün : 336 aftestati~ns 

1. sens : hangar, garage, remise. 

2 graphies : 

a)' shed : 286 occurrences (dep. 1847) 
swress- Q.cwmms d%w 
~ i ~ g u Ï s ü q u e s  53 1880-1982 (1880: Caron, Dunn) 
archives 45 1880-19n. 
joumaux/pérCodiques 

a) neutres 36 1877-1994 (lm: Le W r s t i e )  
b) humorisüques 9 19134930 (La PM, Eh riwkvtt -$ 

litthtumet6tudes 70 1897-1 987 (1847: Cadiewt, LeClEs) 
litterature radiophonique 7 1-1975 (1939: Grtgnm, Deserleur) 
enquête 66 19tü-1983 

Ib) cnek : 31 occurrences (dep. lm) 
swrc0s Qcmmims dates 
metalinguistiques 4 1976-1982 (1 976: CWNbl) 
archives i 

iwmat#rP8rkdis- 
a) - / 
b) humoriaiqms 3 193t:LeGt#i 

iiüérature et Btudes 7 1908,197M977 (t908r lhHMWim th Comm$sar'res) 

d) autres cas : 4 graphies pour 8 occurrences (dep. 1925) 
snllms: - .  daties 

8- mm= 1 1973: RobMan 
i a u m a u r r m -  I t93t:lsGUgkr 
mm 1 1949 



La forme d'origine shed (1847) domine quant à I'anciennete et la fk6quence 

(286 occurrences). Les six variantes de SM, qui comptent ensemble 50 occurrences, 
apparaissent plus tard, au XXc siècle : 

Les variantes sont Iimi0t6es à qudques sources ou sont peu attestées. Par 
exempIe, Ies documents d'enquête constituent la source de 17 des 31 attestations de 
chè& Ia variante Ia plus Mqyente; la majorit6 des autres attestations de &de 

proviennent de la IiffQature de la pQiode jOUII[&mfe des années 70 (6 occ.) et du 

journal humoristique Le Goglu (3 occ). Quant la variante ched, Ia plupart de ses 

attestations proviennent de documents d'archives. Les quatre autres graphiesf shlde, 
shedde, chenle et &A=, attestées huit fois au totd, sont marginaIes. 

On note, dans Yadaptation de quatre des variantes graphiques de la forme 
anglaise (ch$&, &ed, d i d è  et chèdi), le rempIacement des Iettres initides sh par le 

digramme ch, plus conforme au kmçah pour rendre le son le de shed. La lettre è 

de slièh, chèdk et &dm sert a traduire Ie son vocal i~e angIais de shed. ChèChéar, 

sherlr, denté, &dm et shed& sont des variantes dont Ie e final souligne Ie fait que Ie 

d de ued] est prononcé. L'ajout dir r dans chèdre est sans doute une manikstation 

d'h.coz~edion, car Ie r est souvent amuf B I'oraI dans Ies mots qui se terminent en 

dre; dans le cas de &dm, il y a peut-être aussi un phénomène d'analogie avec Ie mot 
fkançaïs Eèdre. Quant à fkerdr, atteste une sede fois dans un document d'enqu?te, il 
résulte ptobabIement d'mie Eiute d'inattention 



Haden et Joliat classent shed parmi une Iiste d'empmnfs qui sont de genre 
féminin en fiançais (Haden et JoIiat, p. 853). Dans les sources c o d t é e s ,  parmi les 
attestations dont le contexte permet de préaser Ie genre, c'est le féminin qui 
I'emporte, même si certaines attestations sont au masculin, notamment dans les 
archives. La fecture des dates d'attestations au mas& ne nous m e t  vas de 

A 

rattacher celles-ci ik une époque précise : 
OCCUmllcBs 

au 
SQUms fGninni 
journaux neutres 10 
iou-humoristiques 7 
littérature 35 
IMmture r a d m i q u e  5 (19394950) 
emuëte 44 
larchives 21 tr iisas-1920) I 
Quant & died, chède, shède, shed&, cher& et ahèdm1 ils sont toujours attestes au 

f&nhin, si I'on excepte une sede des onze attestations de Ia vadante ched (B. 
GIeeton, JoumaI, 1957-58). 

4.Enrésum6: 

-Le faibIe nombre d'attestations (le88 %) des adaptations graphiques de shed par 
rapport au nombre d'occurrences (85,11 %) de Ia forme anglaise illustre la 
prépondeance dans I'usage de ceffe demière. Attesté depuis 1847, shed domine 
aussi vant ICanciennet6, Ies Sur variantes (&&, ched, shèdk, shedde, c h &  et 

dièdre) étant toutes relevées au MC &&de. 

-Les Ietkes initiales sh, &angères à I'dographe ftanMse, scmt rempIac6es par d 

pour rendre Ie son [n de shed,, dans le cas des variantes &A, cher& et chèdre. 

L'ajout d'un accent grave sur Ia voyelle centrale e traduit Ia voyelle entendue en 

angIais dans shède, &èdé et dièdre; L'ajout d'un e muet final rend compte de Ia 
prcmonciation du d (chèdk,, skèdë, M, &dm et shed@). 

Le mot shed est f m  si L'on excepte qeIqyes attestafions au mascuIinI surtout 

dans des documents d'archives et dans des sources journaüstqes et EffQaires. A 
I'excepüon d'une occurrence au maseuIifi, I e s  variantes sont toujours a€€est&s au 

femÏnh. 



2. graphies : 

a) truck : 300 occunences (dep. 1872) - QQxmms 
métalingui!stQues 47 
archives 7 
j W r n a ~ l q u e s  

a) neutres 75 
b) humrlstigues 5 

Jvi§wm, ta 
litterahire et &tudes 98 
iiirature radiophonique 22 
enquete 46 

d) autres cas : 3 graphies pour 6 ocwnences (dep. 1877) 
m!ulEes aarnenees daties 

~ I c  2 1met $957 (1896: Rinftet) 
l ittwuë I iw4:LaadsCbdres 



3. commentaire : 

Tn<ck (1872) est la forme la plus ancienne, mais la variante frock (1877) Ia suit 

de peu dans le temps: 

Wck 1872 Lethnadim 
bOCk 1877 Le No- 

Truck domine aussi dans I'usage. Trope, la principale n'est attestée 

que 23 fois, comparativement à 300 relevés pour Ia h e  d'origine; de plus, fwqze 

n'est pas représente dans toutes I e s  sources : on le A6ve dement  dans I e s  sources 

littéraires et m&a[inguistiques, ainsi que d a .  les journaux humoristiques. Les 

autres variantes, troc, h c ,  trock et fr0-r sont Iimitées d e s  aussi quelques 

sources et sont peu significatives quant la fk6quence (13 occ au total pour les 4 

variantes). 

Analysons maintenant I'infiuence phonetique sur I'adaptation graphique des 

variantes. Le son vocalique [A] du mot angais fnrck, orllio&lcaph% u en angIais, est 

rendu par Ia lettre O dans les variantes troque et froc (anatogues aux mots fkançais 
froque et troc) ainsi que dans fro- et frock La variante fnrc est la seule avoir 

conserv6 Ia lettre ir de la forme originelle, m h e  si Ie son vocaiicpe de Ia forme 

andogue en hmr qui a le sais d'ccaSfZIce», est prononcé LIiMQemment- soit [tryk]; 

selon le Petit Robert (19%), I'angIicisme fruck a cours en France avec cette m&ne 
prononciation, mais au Québec,, iI ne sembIe pas @cm ait reIev6 Ie mot fnrek avec la 

prononciation [trykl- Finalement dans Ia fornie graphique tiock, Ie phonèaie anglais 

est r d u  par les Ietaes &, comme en anglais, et, dans Ies  autres varian-, pat 



T'k est indus dans une liste de substanfifk mascnüns cites par Haden 
et JoIiat (1940, p. 851); I'andyse des attestations de hrcck dans Ie fichier du TLFQ 
confirme I'emploi exclusif du genre mascuIin, qui est peut-être dQ au fait que cet 

emprunt est usitt!, sous sa forme anglaise et avec le genre mascuh, en &an@ de 
France, depuis 1843. Ceci a peut-être eu aussi une Muence sur le Eiit que I'ecrlture 

du mot ait donné lieu relativement peu souvent à une adaptation graphique. 

-Tncck (89,29 % du total des attes€ations) domine nettement quant à la hepence, 
probablement parce que le mot est attest6 dans les dictionnaires de k ç a i s  depuis 
1843. La plus importante des cinq variantes, f r o v  (6,84 % des attestation& est 

à qudques S ~ U T C ~ S ;  atrtres variantes, froc, *r frock et fr0qZWr sont hb 

peu attest&s. 

-Deux variantes sont attestées au WC siMe (frock, 1877, et tmc, 1896), apr& la 

première attestation de fmck (l872), qui est Ia f i e  Ia pIus ancienne; les trois autres 
sont relevdks au XX? siècle : f r o p  et froc, d'abord dans Le Goglu en 1930, et frower 
dans un roman de Labrosse en 1964. 

-Dans les quatre variantes froqrre, froc, froc& et frow, la Iettre O rempIace Ie u de 

frtrck pour rendre Ie phodme [A) (comme dans f&omme, forme adapge de c h m ,  et 

londre, variante de lunch). On note aussi diffetentes façons d'adapter 

graphiquement le phonème angIais [kJ dans Ies variantes -, froc, -que et 

-Le mot est bujours attesté au ma~ctilin, même dans Ie cas de rioque oit Ia finde 
aurait pu rendre compte du femirnn; Ia sfabiIi€é du genre masath est peut-eae 
atkiihabIe I'Muenœ du hmpis de Rance oti cet emprunt & I'angIais est de geme 

nuisath depuis I'épocFre de son empnmt (1843). 



26. TRACK, ht. : 334 attestations 
1, sens : rail, voie 

Z graphies : 

a) a.ck : 255 occurrences (dep.1879) 
1 - Q,cwmms da@ 
métalinguistiques 50 1880-1982 (1 880 : Dunn) 
archives 36 1 887-1 9873 
Journaw'périodiques 

a) neutres 23 1883-1996 (1883 : Le hlbuvielnsde) 
l b) humoristiques 12 1879-1945 (1879 : Le V i c a f m t l )  
îiirature et &tudes 66 1898-1988 ( l s S S : ~ t ,  Mjtsih3~) 
liiratute radbphonique 42 193&1967 (1 938 %Wry,R~e) 
enquete 26 lm-1981 

dates 
1930-1 982 (1 930: GPFC ) 
1914 

1976 et 1986 (1976 : L'%ûMi' 
192Slm3 (1929 : Le &glu ) 
1917-1979 (1 917 : Actiard, R M b u )  
19864939,1945 & 1955 
(1936 : Bourgeois, Ascm et &He) 
1974,1975, 1978 et 1991 

c) frac : 1 1 occurrences (dep. 1881) 
SWICBS: - dates 
métalinguistiques 4 19W et 1979 (Wlisle) 
archives 1 1881 
journauxlp8rlodfques 

a) neutres t 
b) humoristiques , 1 1931 : Le Goglu 

litterature et dtufes 3 1978 et 1982 (1978: Blondin, -) 
I'ittérature radiophonique t 



3. commentaire : 

C'est Ia forme originde frack qui domine dans Ie temps: première attestation 

en 1879. Parmi les trois variantes, seuI frac (1881) date du W<e siecIe, comme la 
forme angIaise. Track est aussi Ia forme Ia plus fréquemment attestée (255 

occurrences); sa variante Ia pIus importante quant 2 la fréquence, f r q w  (66 occ.), est 

attestee depuis 1914; trnc (7 occ.) et fraupe (2 occ.), les deux autres variantes, ne 

sont pas représentées dans toutes les sources- 

Si I'on compare la représentation de hack et traque dans les sources, on 

constate que, dans les journaux humoristiques, les deux fonnes ont Ie même nombre 
d'occurrences; cependant, les attestations de frape sont toutes reievées h Ia même 

période, au debut des années 1930, et toujours dans Le Goglu : 

1929 1 (Le Goglu) 
1930-1931 1 O (b Goglu) 

En littérature aussi, ,la comparaison des attestafions de frack et truque met en 
Idère  la fiequence des occurrences de €ruque une certaine epoque, c'est-&-dire 

dans Ies années 1970 ; sans détr6ner frac&, cette variante connaft une faveur plus 
grande tout à coup : 



II sembIe donc que haqzw n'a vraiment conamencé frack qu'à deux reprises, 

et sur de c o d e s  périodes. 

En ce qui concerne Ies modifications orthographiques par rapport P la forme 

d'emprunt truck, nous rernar~om que Ia lethe a, qui rend Ie phonème angrais [a& 

est consen& dans Ies variantes. La graphie complexe ck de frack, non usMe en 

fiançaÏs, est remplacée par que dans €ruque pour traduire le son @cl; cette variante 

graphique a peut-être été influencee par l'orthographe du mot fiançais identique 

truque, @ signifie a l'action de baver  le gibier >p. Quant 2t fracr dont la forme a pu 
être suggérée par un mot f k @ s  de forme andogue (trac, peur, f?ousse »), il n'a 

conserve que Ia lethe c pour rendre le son consonantique final. Dans frucqw, on 
constate Ie maintien de la Ietke c, en plus de I'ajout des lettres que. 

Track fait partie d'une liste de substantifk fQninins cités par Haden et Joliat 
(p. 851-853) ; frack est probabIement fgminin cause de l'influence de Ia rhynre 

cltrc~logy, c'est-à-dire de I'anaIogie avec un mot kançais fQninin qui a la meme 
terminaison orale Qa traque). 

C e s t  la fome de I'empmt frack (1879) qui i'emporte sur les aois variantes truquef 

frac et traape par I'anciennde et par Ia f&pence (76,35 % du total des attestations). 

-Ttape (19,76 % des attestations) a concurrencé Ia forme anglaise truck pendant de 
courtes périodesr depuis 1914, surtout dans un j o u d  humorMque (Le Goglu), au 
début des années 1930, et dans Ies sources IittQaires des années 1970. 

-Les variantes rendent de trois hçom diffientes Ie son W de fiwck : par Ies 

Ie-s q= ( - q 4 r  c (-1 que (fr-w). 



27. COAT, hm. : 318 attestations 
1- sens : manteau 

2. graphies : 

a) coet : 289 occurrences (dep. 1848) 
sçources: QcmmwBs 
métalinguistiques 93 

~~ 
archnres 21 
iouma-@Jes 

a) neutres n 
b) humoristiques 8 

iitt45ratum et Btudes 66 
littéfatute radiophonique 31 
enqu&te 43 

1885-1 990 (1885: La Presse) 
188t-1979 (1881: Le VraiCana@ 
1880,w93 (1880: Lacasse, Mine) 
1 9384 981 (1938: G&finas, Trarii) 
t W t 9 8 2  

b) c6t  14 occunences (dep. 1955) 
çwm#s: Qcam#ms dates 
métalinguistiques 1 
arctiives / 
jbumam@ériodiques 

8) - 1 
b)humoristiques I 

IWraUre et études a I 
Wratureradbphonique I 
enquete' 14 1955-1974:Lernieu1~, LesVÀew 

IsourCeS: MXUnellCBS dates 
rnétalingucstiques f 
archives 1 1892 
~ u m a ~ q u e s  

a) mutms I 
b) humristiques 4 1929, f 930,1931 : Le Goglu 

l ~ r e e t & u d e s  1 1978 : Wondin, 
Iitt&ature.cadkphonique t 
enquete I 



1 @cote : 3 occurrences (dep. 1828) 

3, commentaire : 

La variante cote (1828) est un peu plus ancienne que la fornie d'origine coaf, 

dont la premihe attestation remonte à 1&18. Cependant, Ia forme anglaise coat (291 

attestations) domine quant Ia fk.équence : Ies 4 variantes c8t' (14 occ,), c0te (6 occ.), 

carcte (5 occ) et cote (3 WC.) sont par comparaison très peu h!~entes ,  en pIus de ne 

pas être représentées dans toutes tes sources. 

Par exemple, la fornie la plus attestée, c6V, l'est uniqyement dans Les Vieux de 
Lernieux et ne représente donc que I'usage de ce banscripteur tandis qurune autre 

variante, cofe, n'est reievée que dans des documents d'archives. La maiont6 des six 
attestations d'une autre graphie, côte, proviennent du journd humoristique Le 

Goglu- Quant aute, Ia d e  vm-anfe attestée dans des sources métaIinWstïques, 
où I'on trouve presque toujours coat, trois de ses six occurrences sont r d e v b  dans 

des sources Iittéraires et une dans Le Gogh, ce qui indique encore une voIont6 

manifeste de franciser Ie mot, 

En ce qui conceme la variation graphique, on note diffkents phénomènes. 
Lyorthographe de râte est peut* due a l'ignorance de Ia forme angIaïse, pour ce 

qui est de I'attestation reIevée dans un document d'archives, et Ia confusion 
voIontaire avec un mot fi:an~ais identicpe (a, sisignifiant MOSS,  pente, ou 

aiva&, d m  Ies attestations du Goglu. Quant à Ia hwne adapfee CU&, attestee 

Fmipement dans des documents d'archivesf d e  est peut* due un phQiomène 
draccenbation S O U V ~ I I ~ ~ O ~ .  dans ces documents, 



Fidement, Ia prononciation de Ia diphtongue anglaise de coaf se réduit en 

fianpis Ia voyelle [O] (Ri~ard~l914~p. 158; GendronJ967, p. 36), et est 

orthographiée o et ô dans trois des variantes; caufk est la sede variante à rempIacer 
les lethes aa de coat par Ies Ietfres au, parce que ce digramme rend égaiement le son 

[O] en ftançaisr comme dansjmte, chaude, etc 

-La forme anglaise mat (dep. 1848) n'est pas la plus andenne ; d e  est precedee, 
dans un document d'archives, par la variante cote (1828). 

-Coaf est toutefois la forme la mieux attestée (90,88 % des occurrences). 

- Les quatre variantes sont hitées à quelques sources et son€ peu affedt!es : cof (14 

occ.) est reIev6 univement chez LemieuxI côte (6 occ.) est atteste surtout dans Le 

Goglu, tandis que I'on ne houve CO& (3 occ) que dans des documents d'archives; 

finaiement, c m  (6 occ.), une graphie manifestement a&e dessein, provient 
principalement de sources mdtaIingriiistiques et IittQaires. 



28. COOSE, adj, : 3û2 attestations 

1. sens : I%die, desserré, 

b) loosc : 65 occurrences (dep. 1851) 
sources: dcwnecIcBs - '  dates 
m&JinguiStique~ 20 1S7-1982 (1867 :Ghgra~) 
aichives 11 1885-1897,1914et 1920 
journaW)&iodiques 

a) neutres 1 1913 : Lesoleil (- 
b) humoristiques 2 1879 et t 003 (1 879 : Le VmiCanarb) 

iittérature et Bhrdes 4 1851,1870,1944 et 1975 (1851 : H.EQ ) 
I~cature radkphonique I O  ls4et9!5û (1944 : tégaré, Nadimet Bamabe) 
enquëte 9 19n-i 979 et 1 982 

c) autres cas : 4 graphies pour 10 occunences (dep. tg1 5) 
saurces: QfamLws dates 

/OUSS @Muete 5 19741 977 

La forme adapté& lmsse (227 occ) est beaucoup plus fkecpente que Ia graphie 
anglaise loose (65 oac). Cependant, lbmse étant re1-e pour h première fois en 1873 
(SuICeI Penu), Ia forme anglaise (1851) es€ un peu PIUS ancienne, tout au moins dans 



ceroiines sources. Les 4 autres variantes, lmss, louspe, hse et Zmr, sont toutes 

reIev6es au XXe si&cIe et sont peu attestées (3,31% du total des attestations, 

ensemble). 

En comparant les dateset Ies sources d'attes€ation de toose et de tousse, on 

constate que I'ancieztnete de la fbme d'origine loose n'est pas & d i e  d a .  toutes les 
sources; en effet, dans les sources journalistiques, I e s  radioromans et les enquêtes, la 
h e  adaptee lorrsse précède Ia graphie anglaise : 

zousse loose 
1 

@umaux neubes 1910 1913 
riratun radiophonique 1936 1944 

1918 1973 

L'examen des dates d'attestation permet a d  de consfater que Ia suprématie 
de loose n'a existé qu'au XDC &de. Par exemple, Ia comparaison des occurrences 

dans les études et en Iitttkature illustre dairement que la variante l a s e  a supplant6 
la forme anglaise d'origine des 1915 : 

- - -  - - 

On remarcpe de nouveau l'abondance des affestaticms de la variante pendant1 
la p M e  joualisante des années 1970. 

Lasse domine aussi dans Iés sources jodstiques; on n'y relève que trois 

occurrmces de loose: dans Le orai CaMId (1879), dans Le Grognmd (1883) et dans Le 
S o I d  (1913), comparativement aux 46 o c m c e s  de lousser de 1910 a 1994, dams 
I e s  mêmes sources, 



En ce qui concerne les autres variantes, trois d'entre eues proviennent 

uniquement de documents d'enquête (lows, lwe et t~uce )~  tandis que Ia forme 

lmsque n'est reIevée que dans des sources m6talinguistiques (SPFCLex, GPFC et 

Bergeron)). 

Le fait que la variante lousse a aussi nettement suppIanté la graphie onginde 
loose r6SUIte probablement de Ia prononciation diffide de la diphtongue anglaise 
pour un francophone. En français, le son vocaiique angIais de loose subit deux 

transformations, comme  explique Gendron (1967, p26) : le al angIais hm16 et Iong, 
qui se trouve en kanco-canadien en syllabe accenhiee, fermée par consonne non 

allongeante, tend ii s'oumir et à srabr6gmo Cette transfbrmation phonétique de la 
voyelle inauence Ia graphie des variantes de loose: les lettres oo86tang&res au 

système £rançais, sont remplacees par Ie digramme ou, plus conforme au son 
entendu en fiançais, dans toutes les variantes (lrmsse, toussr lousqwe, et lacce), B - 

I'exception de I'hapax lweI qui r M t e  peut-etre d'une emmr de transcription. 

Quant la M e  consonantique -se de loose, d e  est &gaiement modifiée : on 

note Ie redoubIement de Ia lettre s (lowse et lows) ou son rempIacement par Ia lem 

c (lolccr), plus codomes h l'orthographe hançaise pour rendre le son [s), car la lettre 

s placée entre deux voyenes se prononce [z] en hançaÏs, comme dans rose. L'ajout 

des lettres finales que dans la forme lousqwe decode petrt-être de I'dogie avec Ia 

Ioaltion atan@e ori ce que pzononcée [UN. 

-La variante lousse (75'16 des occ) est beaucoup pIus fk6cpente qrie Ia h e  

d'origine loose (Z32 % des occ). Les qpafre autres graphicpes n'ont qae 

10 occurrences au to€aL 



-La graphie angIaise loose (1851) est la pIus ancienne, sauf dans les sources 
joumaüstiques, Ies radioromans et Ies enquêtes où la forme adaptée lorrsse (1873) 

précede la forme angiaîse ; Ies quatre variantes Iouss, Iot(sqwe, Ucse et loua ne sont 

reIevées qu'au XX? siikfe. 

-La prononaation de la diphtongue anglaise de Iowe est transfotmée en franpis : la 
voyeue s'ouvre et d e  sfab&ge, ce qui amène le rernpIacenient des Iettres 00 par ou 
pour correspondre au son entendu. De plus, le s est redouble pour rendre Ie son 

final [SI- 

-L'integration de la forme d'origine sous la forme l m s e  en français provient 

probablement du fait que la séqence [DI avec [u) devant [sl, consonne abrégeante, 

n'existe pas en hnçais québecois ott Ia voyeUe, dans ce contexte, s'abrgge 

systématiqyment et s'orne. 



29. Run, n. m. : 300 at€es&tions 
1. sens : trajet, parcours 

2. graphies : 

SQUms CIQWRBCICBS 
m6talinguiStiques 43 
archives 2 
~ u r n ~ r i d d i Q u e s  

a) neuttes 29 
b) humorist[ques 2 

liirature et études 70 

ntterature radiophonique 21 
enquete 41 

b) I mnne : 81 occurrences (dep. 1 909) 
,SPLILPBS: acounenees dates 
metalinguisüqu8s 25 1909-19û2 (1909 : Dbnne) 
'atdltves / 
purnauxlperkdiques 

a) CmJmS 5 tseOet 1992(19W -SOM) 
b) humorisoq~8~ 6 i m e t  1984 (i-: LeGoglu) 

r i ra twe et Btudes 35 1932-1983 (1932 : DuMay, CompQW) 
IWrature mmphonique 3 1959 et 1963 (1959 :Grignon, &mm) 
enquête 7 1975-19û3 

I d) autres cas : 2 graphies pour 3 occunences (dep. 1975) - QGmmws 



3. commentaire : 

La forme anglaise rm est la seule forme attestee au W<e siècle (première 

attestation en 1880). Les adaptations graphiques, romte, ~are, rond et rmu, sont 
toutes relevées au XX- si&cIe. R m  est aussi Ia forme la plus fikquente : 208 

occurrences comparafivernent 81 occurrences pour sa variante Ia plus importanter 

renne. 

Si Yon tient compte des sources et des dates d'attestation, on constate que, 
malgré Ia presence plus forte de I'emprunt nm dans les sources en génQal, Ia 
variante r m e  est plus fréquente dans Le Goglu, dans Ies m e e s  1930; on trouve les 
deux brmes dans le joumal humorisüque CTE, au début des années 1980 : 

1 n m : Z o c c  TOrrîW : 60cc 1 

En Littérature, 2t partir des annees 1970, on note une h4sitation entre Ia forme 
d'origine et la fonne adaptée rmne : 

ttcn:70occ rOnne:35occ. 

De plus, la brte proportion du nombre d'occurrences de fa graphie rmne 
dans Ies sources rnétaIinguisti~es (25), par rapport au totaI de ses attestations (al), 
laisse deviner Yimpoaance pront pu avoir ces sources dans la diffusion de certauies 

graphies. 

DepulCs Ie debut des années 1980, sembIe won recoure encore souvent a Ia 
graphie ror#reI no€amment dans I e s  saurces qpi rendent compte dé Ia langue orale : 



dans Ie magazine V& sous la plume de J. Barbe (1993), 
humoristique Croc (1981) et chez certains auteurs (19804983) 

dans le journal 

comme Clément 

Laar6 (Ia bêfe 5 7 fefes et aufres umfes de In Ahwnkie), Bertrand LebIanc (La h t f e  mu 

mges), Mark Laberge (Ils étmcmt venus pour...), Jeanne D'Arc Jutras (Délira Cannelle) 

et Serge Fournier (Fn&zges). 

Quant aux trois autres variantes graphiques, ~ a e ,  r m '  et rom, hès peu 
repr&ent&es, des sont assez recentes : nmn' et raic sont attestes dans Ies m 6 e s  

1970, tandis qu'on d&ve Les huit attestations de name entre 1944 et 2993. 

AnaIysons maintenant Ies transformations graphiqueç. On note d'abord le 
remplacement de Ia Iettre u de nm dans les formes adaptées ronner rom' et nme : le 

[A] de nar, orthographi4 u en angIais, est perçu comme un [a] en français et est 

transcrit au moyen de Ia lettre O, comme, entre autres, dans j b  qui devient forme. 
Seul m e  conserve la Iettre u de la forme anglaise m. La prononciation de Ia 
consonne M e  est marqnee par le redoubIernent du n (rume, nane et rom') et par 
rajout d'un e ( m e ,  nane, mm). La graphie fantaisiste romif, attestée chez un seuI 
auteur (Lemieux), et I'hapax rone sont peu significatifs. 

Une -de plus approfondie de ce mot nous amènerait sans doute à mettre en 
IUtni&e des contacts etroits avec Ie mot français ronde dans certains confex€es, mais 
cette recherche dépasse le cadre de notre étude. 

-La graphie angIaise nn (1880) domine pour I'anciemetd! et pour Ia fkequence 
(69,33% des a€€estafiions)). 



-Toutes Ies variantes, dont r a a e  (27 % des attestations), Ia fonne adaptée la plus 
Hquente dans Ies sources, sont attestées au E siMe. Rmrnc concurrence Ia m e  

angIaïse nat dans Le Goglu (1932) et dans Ies sources littéraires des andes 1970 et 

1980. 

-Les formes adaptges rmine et nane continuent d'etre attestées de nos jours, quoique 
moins hepemment que MI. 

-La voyde u de rnn est rempIade par O dans Ia majorit6 des variCantes (nmrre, rom', 

rone), pour rendre compte du son [9l; nnne est Ia s d e  forme conserver le u de la 

fonne ang1aise. On note aussi le redoubkment du n et rajout d'un e pour marquer Ia 
prononciation de la consonne. 



30. Express, am. ou f. : 300 affestations 

1. sens : train rapide, voiture de Iivtaison, voitmette d'enfant 
2. graphies : 

1 a) express : 251 occurrences (dep. 1856) 

186û-1992 (1868: Revue canadienne) 
19194920,1931 (1919: h k y m ,  La Patrie) 
186St983 (1 868: Ledèm, am) 
1940-1 963 (1 940: Rousseau, AmouCs) 
1927-t 982 

c) autres cas: 4 graphies pour 13 occunences (dep. tn5) 
SOUICBS Qcwne(lcBa dates 

=PM arctiives 3 t79û, 1800 et 1881 
m m -  3 1775 et 1837 (In!% La Gazette 

kQucSbec) 



3. commentaire : 

La forme anglaise erprrss est la graphie la pIus fréquente : 251 occurrences 

comparativement h 36 attestations pour la variante Ia plus représentée, expresse, et à 

13 pour I'ensemble des 4 autres graphies : eqds, eqmss, eqme et e s e .  

Erpress, attest6 dans les dictionnaires h ç a k  depuis 1849, est un emprunt à 

Yanglais, mais le mot an@ais est lui-même un emprunt ancien de Sadjectif kançaîs 

exprès. Le fait que le mot @ais corresponde à un mot fiançais connu explique 
qyron Ie trouve sous Ia forme des adjecak fiançais exprés (1798) et expresse (U49), 

variantes qui préc8dent dansIe temps Ia forme anglaise ezpms (1856). Les trois 

autres cas d'adaptation graphique, eqdCse (1877), espress (1886) et -es (1892), 

sont &alement relevés pour Ia premih fois au XlXC siècle. 

En ce qui concerne les dates d'attestation, I'anciennet6 d'une forme graphique 
n'est pas toujours synonyme de continuif6; en effet, rune des graphies Ies pIus 
anciennes, exprès, n'est attestee qu'aux XWIF et me siecles, dors que L'autre, 

expresser n'est pIus attestée après 1%2 

Les deux variantes Ies pIus anciennes, qmsse et mCs, sont aussi Ies phs  
képentes. Cependant, si I'on tient compte du fait que 22 des 36 attestations de Ia 
forme eqmsse proviennent de Ia m h e  source (Cmespmhce Cuulom6e, 1935-1942), 

que Ia variante expris (6 occ.) n'est attestée que dans des documents d'archives et 

des journaux du XMQe et du XIX? 4&de et que Ies variantes expns et erprZse le sont 

surtout au XlX'= si-, on peut due que Ia h e  d'onCgUie de cet emprunt est la d e  

en usage de nos jours. - 

L'analyse des variantes de L'emprunt ezpms se résume ik cinq pruicipaux 
phhomènes en ce pui conceme lein adapfation orthographique. On remarque 



d'abord Ie maintien du -ss de Ia hrme d'origine dans deux variantes, q m s s e  et 

espress, puis I'effslcement d'une des deux consonnes hales  dans expris, eqwes, 

expèse; cependanty la chute d'un des deux s de expres est peut-être due & une erreur 

de transcription, Ies deux uniques occurrences de cette forme provenant d'un 
document d'archives et d'une enquête. De PIUS, dans le cas de e x p k ,  on peut 

supposer, cause de la présence d'un seuI s placé entre deux voydes (è et e), qye la 

Ensuite, deux phénomènes (I'addition d'un accent grave sur le e de la 
deU)(ii?me sylIabe de e q d s  et exprise et l'ajout d'un e dans les formes eqmsse et 

eqwèse) rendent respectivement compte de la ptonmciafion du son [el et de c d e  de 

Ia consonne M e .  Finalementy le rempIacement du x de Ia premike syIIabe par un s 

(espress) correspond à une tendance decgte par Juneau (1972, p. 181) par rapport & 

la v i d e  prononciation h p * s e  [esJ des mots en ex suivi d'une consonneC 

Les dictionnaires francais d o ~ e n t  le genre masailin kmpnint express, 

défini par «kain tqwess,~. Les sens de «voiture de livraison quatre roues, et de 
«voitUrette d'enfanb sont exdusifs au français québécois. Dans notre corpus, 
I'hésitation quant au genre de Ia brme d'origine exprrss et de sa variante -se se 

rnaniksk ind6pendamrnent des dïfWentes sisnifications : 



Si I'on examine les attestations de eqmssI on remarque qu'il y a to'ours eu 

aitemance entre les deux genres dans Ies sources journalisfiques; en littérature, le 

fQnllun domine jusqy'en 1972, tandis que, dans Ies cas où le contexte permet de 
distinguer le genre, on ne reI&ve que Ie masculin dans Ies enqp&tes, jus~u'en 1980. II 
sembIe 6gaIement y avoir alternance de genres pour e q m s e ,  mais iI faut tenir 

compte du fait que les 18 affestations au mas& en Iitîérature proviennent toutes 

de Ia m h e  source, c f e s H . .  de Cimespondance Coufombe. En ce qui concerne Ies 

autres graphies, eqmis et eqms ne sont attestés qu'au mas& tandis que les 

passages dans IesqueIs étaient employ6s espnss et ese n'&aient pas 
suffisamment expIicîtes pour permettre d'identifier le genre. 

-La forme exp~ess domine quant h la fiéipence (83,66 % des attestations). La forme 

adaptée la pIus kéquente, expmse, ne -&ente que 12 % des attestations dors que 

Ies 4 autres graphies, ewprès, expèse, eqmrspress et expres, provenant souvent de 
documents d'archives, sont peu affestées. 

-Les variantes @s (1775) et expnssc (1849) sont pIus anciennes que Ia forme 
d'origine rrprcss, c p i  est reievée pour la première fois en 1856. 

-La vaxiante expresse, qui a Iivre concurrence à eqmss à une certaine gpoque, ne 

paraît plus en usage; d e  n'est plus attestée après 1933 dans les journaux nÏ apri?s 
1962 en Iiff&attuet 

-La forme d'emprunt expnss subit peu de hansformatiions orthographiques en 

français : Ie son [E] est rendu par I'acœnf grave sut la lethe e de Ia deuxième syiIabe 

(eqds ,  oxpràsc), et la prononciation de Ia consonne haIe par rajout d'rm e 

(éqmmer rxpriSt)- OR note arissi Ia présence d'un sed s dans cpeIqpes variantes 
(cxpr2s, eqms, rxpr)se)). et Ia subsfihtio~t du x de Ia première syIIabe par un s 
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(rspnss), laquelle peut rendre compte d'tm phénomhe phonéti~ue (réduction de 

[ b l  à [al- 

-Erpress est attesté avec Ies deux genres danç Ies journaux; dans les sources 
littéraires, il n'est rdeve qu'au féminin de 1931 a 1972, date où Ie mas& s'y 

manifeste pour la première fois. De 1948 à 1980, on ne rel&ve pas d'attestations au 

f- dans les documents d'enquete, mais q m s s  y est affest6 avec les deux 
genres depuis 1980. 



31. ROUGH, adj. : 297 a€€eSfations 
1- seris : rude. 

2 graphies : 

a) rough : 201 occurrences (dep. 1849) 
SQLlmS: OcwnenceS dades 
~ndtalinguistiques 68 1881 -1984 (1û81: Manseau) 
archivas 7 1849-1901 
@maWp&riodiques 

a) neutres 16 1871-19û9 (1871 : Le Cantadbn) 
b) humoristiques 6 1 ûû3-1976 (1 û83 : Le Gmgnard) 

littérature et &des 47 188O-tm (18S0:-, M m )  
littérature iadbphonique 20 193û-1962 (1938 : Beaudry, Rue) 
enqdte 43 18024983 

Ic) mff : 16 occunences (dep. 1 935) 1 
a5uEes: v datas 
métalinguisaques I 
archives 1 1937 
journaWpérioâiques 

a) neutres / 
b) humorfstiq~es r 

Iiü&aîure et &des I 
Wrature radkphoriique I 
ensuéte 15 1935-1 979 



e) autres cas : 4 graphies pour 8 occurrences (dep. 1880) 
SWFCBS QmmHms datas 

M e  metaling~istiques 3 1880 et 1 8 9 ~ ~ t s ~ o ~ w ~ l )  

rof l w m h u e e t m  2 
Portage) 

3, commentaire : 

La graphie la plus attestge dans les sources, soit la forme d'origine 
rorcgh, compte 201 occurrences par rapport à 62 pour rqfKie, la forme adaptee la plus 
Wquente; on compte un totaI de 26 reIev& pour deux autres variantes (roffet 
et tr5s peu d'attestations pour les autres formes graphiques (er rqf, rou* et 

ru@). Le fiit que le mot rmgh ait été emprunt6 aussi en Franre (attesté depuis 1932 
comme substantif) a pu favoriser la préMrence qui a et6 donnée à Ia forme d'origine. 
Une comparaison rapide du nombre d'occmrences d'une forme d'emprunt très 

proche graphiquement, fmcgh, relativement sa variante Ia plus importante, foffe, . * 
semble indiquer proportionnellement une pIus grande fréquence pour la forme 
adaptee €O*@ que pour ceiIe de rqfi  par rapport à ruu8fr~ ce qui pourrait confirmer 
que I'Muence de France a joué dans Ie cas de rmgh. 

La forme d'origine rmgh est égaiement Ia plus ancienne : première attestation 

dans un document d'archives en 1849. Roffé, Ia graphie adaptge Ia pIus fiequente, 
n'est atteste qu'au M(e siMe, ti i'on excepte une attestation unique chez Uapin en 
1894. Parmi I e s  autres adaptations, seuIs mf(f0 occ) et et - O (3 occ) sont attestés au 
m e  siècle* 



On constate la forte concurrence entre la variante mffk -- et la graphie anglaise 
rough en iîttérature depuis les artn6es 1970. Cependant, ru@ w - n'est plus attesté après 

1983 : 

littérature et 6udes : 29 occ. 
1900 2 
1 934-3 935 2 

Dans les autres sources, comme dans les journaux neutres, où roffe O- n'est 

atteste qu'une fois en 1918, comparativement aux II attestations de rmgh (187l- 

1989 ), cVest la forme originelle qui domine, sauf dans I e s  journaux humoristiques, ooit 
rofe CI était atteste plus souvent dans Ies ann6es 1930 : 

II est N i e u x  de constater qu'aucune des dix attestations de @ne provient 
de sources métalinguistiques, tandis que Ies trois attestations de @, DL une forme 
presque identique, proviennent uniqyement de sources m ~ ~ g u i s t i q u e s ,  chez 

Dunn et Uapin; ceux-ci sembIent avoir um& Ies mêmes sources diaIectaIes pour 
faite Ie rapprochement avec Ie mot m@, dans Ie sens de ~~boumi, dépIaisanb, reIev6 
en France, ce qui peut smtenir Ia Wse de Louk Mercier (A& du q&n*ème CoUoque 

interttllfiod de Uiicoufmn, 1994, p. 245) seiort qui des gIossakistes quebécois ont 

tenu compte du contenu des dictiomaires dÏaIecfaux quPiIs avaient Ieur 
disposi€ion pour é€abk Ieur nomendatrirsr e€,r pourrÏo~1s-noirs ajouter, pour fker la 



graphie des mots. Dans notre corpus, Yadyse de Ia graphie adaptée mff2 doit donc 

être faite en sachant qu'elle a et6 aéee de façon déIibér6e par deux auteurs 

d'ouvrages métaluiguistiques et qu'de ne représente pas un usage spontank. 
Rought et rqgir constituent des adaptations accidentdes : rmghf n'est reIev6 que 2 

fois, chez D. Po* (1942-1943), et ro=@ est attest6 une d e  fois dans un document 

&enquête (1949). 

Les variantes illustrent la tendance remplacer Ies graphies 6trang&res au 
système français par Ies lettres correspondant aux sons entendus en français. Dans 

Ies formes adaptées rofe, - * ro-f et mf, on a substitué Ia consonne f (parfois simple, 

parfois double) au digramme gh de roryh, pou. rendre Ie son [f'J, et la voyeiIe o aux 

Iettres ou de rough, prononcées [A] en angIais et [a] en hançais. L'ajout d'un e f i d  et 

Ie redoublement dufsouIignent Ie fait que Ie [fl est prononcé. Quant h met et 
Ieur forme a pu Ctre Muencee par deux mots dialectaux français identiques (ruf, 
mentionne dans Ie GPFC en 1930, et nt&, voir plris haut). Pour ce qui conceme Ies 

formes adaptees fou@ et dont Ies graphies sont un peu surprenantes, leurs 
auteurs ét;uCent sans doute conscients de I'origine anglaise du mot, mais ignorants de 

son orthographe. 

- La forme d'origine TOM&, attestée dans un document d'archives en 1849, domine 
quant à I'ancienneté- RoRt .- met twffk sont cependant r d ~ &  d b  Ie XK?siècIe : Ies 

quatre autres Vanantes, roc C C  rof, . rmgM et r a s r  datent du XX? siècle. 

-Le fait que mugh (67,67 % des occurrences) soit attesM en français depuis 1932 a pu 
conbtrker à Ia s€abiIitt? de cette orthographe en kanw ~ é b b i s .  



-La variante rofe -. a Iimé une forte concurrence à la forme d'origine dans les 
journaux humoristiques (pendant Ies années 1930) et en IiWrature (pendant les 

années 1970). 

-La prononciation du mot a inauence l'adaptation orthographique des variantes : Ies 
Iettres o et f remplacent respectivement les digrammes ou et gh pour rendre les sons 

[a] et [a de rmgh dans roc - roff .- et ro-@; dans le cas de la demièxe varianter on noie 

aussi le redoublement du j e t  rajout d'un e. L'andogie avec des mots dialectaux de 
forme presque sembIabIe est peut-être i'origine de la forme ru-fir relevée chez des 

auteurs de glossaires. 



3 2  PUNCH, n m. et f. : 284 attestations 
1. sens : Q) boisson aIcooIi&; 

8 grande puissance de frappe pour un boxeur; coup de theatre; 
CD ouai 

a) pu& : 125 occurrences (dep.1768) 
saurees: OccurreneaS 
métalinguistiques 6 
archives 3 
iournaqnodiques 

al - 18 
b) humortsoiques 9 

Wrahire et 6tudes 30 

dates 
19344979 (1934 :SPFCConl) 

b) autres cas : 3 graphies  pou^ 4 occurrences (dep. 1769) 
SQUmS acwnences dates 

punche ardi i  1 1799 
journaux i 1769 : La Gaze& de Qu&c 

ponche iou- t 181 7 : ~ a ~ e t t e  des TH- 
poutace e n q m  t 1979 

a «coup de th&tre»; <<coup port6 par un boxeum: 103 occurrences 
a) punch : 97 ocaimences (dep. 1909) 
S u K B s  4xaammX dates 
~talinguislfques 7 t 909-1 981 (1909 : Diinne) 
archives 1 
j o u m a ~ Q u e s  

a) neutres 44 1920-1995(1920:LeDevvi~ 
b) hurnorisbiques 2 1983: Croc 

Iitt#mture et &des 25 1973-1997 (1971 : Barbeau, Chemin) 
litterature radiophonique 3 19444945 : 0- iégiuév N d i  et Bsmabe 
=lu- 16 1944-1963 

t Pom Ie premier sens de &oisson alcooirseew, an trouve aussÏ au Québec les variantes po~pc, pollpt 
etpgecpej'ai exduesde mon carpusr cardes sontreiuesde F'rande, V ' i  œ sujetles pages 117 
h 124 du vdume de présentation du D i d h m i k d L ~  quéébk (1985). 



a) punch : 51 occurrences (dep. 1860) 
SMuCes: - 
fnétaiinguistiques 29 
archives 7 
joumauWpModïques 

a) - 2 
b) humoristiques 3 

dates 
1û6IPt9û2 (1- : Gingras) 
1875 et 19754977 

1933 et 1947 (1 933 : LeT-0 
1913 et 1929 (1913 : En mukwtma 
-Ca-) 
1937 : Harvey, Combat 
1962et 1975 (1962:Lemelin, Pbuffe) 
1979-1982 

3, commentaire : 

b): autres cas : 1 graphie pour 1 occurrence (1931) 
ÇOUrCBS oc(=une(lcBs dates 

jmtm'che journaux humoristiques 1 1931 : ~e ~ o g l u  

On distingue trois sens principaux pour I'emprunt pimçh : d'abord Ie sens de 
aboisson alcooIist?e», puis celui de acoup de theBtre>o (et d'autres sens prcches, 
comme ceIui de «coup porte par un boxe-), et finaiement, le sens d'uoutib. Pmch 

avec les sens de aoup de theatrem et d'aoutib constitue un anglicisme québt!cois, et 

au sens de aboisson aIcoolisee>r, un angIicisme commun à la France et au Québec. 

i 

Voyons d'abord pimch dans Ie sens de ctboisson aIcooIisee»; sa prexniere 
attestation remonte à 1768. ~[Clomme Ie mut s'est ÏmpIant6 aussi en France, son 
ernpIoi au Québec a 6s perçu comme hm@s dès la h du X X e  si&&» (~*efonnaR.e 

dufian@ ~ ~ C O i S ,  voIume de pré~entation~1985, p. 124). A peu prb Ia même 
epoque que Ia première attestation de placli, on en reiiive une variante venue de 

France* ponce (1761), qui a pris au Québec des significations différentes de la 

définition origineITe de ubrewage base de rhum, de the, etc.~~; ponce est surtout 

attesté au sens de aboisson médicamenteuse gén&aIement à base de gin et d'eau 

chaude sucr&w, ou au sens de averre d'aicoob. II hut noter que ponce est la forme 

dialectale du mot fianpis poncheI qrU s'empfoyaif autrefois pour d6signer une 
boisson du même genre, et qni a et6 apport& au Québec par Ies colons fran@s 
(DrDrdmnmjre dufiançak qzd&ukr voIume de présentation,I985, p, 124). On ne peut 



toutefois pas considérer ponce comme une variante adaptée proprement québécoise 
de I'ernpmt pmdr; c'est pourquoi je I'ai exclue du corpus. 

Pmch (1768)' au sens (D, est pIus fi:&pent et plus ancien que ses variantes, à 

l'exception de h e  d'des, prardie (1769), qui n'est par confre relevde que deux fois; 

en ce qui concerne les deux autres, I'hapax ponche est atteste au WC sikIeI tandis 
qu'on ne rekve pounce (1 o c )  que dans Ies années 1970. 

Observons maintenant punch (97 occ) au sens de ucoup de th&€re>>, de acôup 

porté par un boxeur >>, etc. La forme angIaise, attestée pour Ia première fois au XXe 

si?xIe, est beaucoup plus W~uente que ses deux seules vananantes, ponn'che (4 occ.) et 

p c h e  (2 occ,); elle domine également par rapport I'anciemet6 (1909, 

comparativement 1931 pour porm'die et 1957 pour p c h e ) .  Finalementr punch 

(1860) au sens 0 domine nettement avec ses 51 occurrences, ne pr6sentant qu'une 

d e  variante orthographique, I'hapax ponn'cfre (1931). 

En ce qui concerne Ie genre de punch, nous notons qu'fi est généralement 

masculinr comme I'avait déja note Haden (1940, p. 851) qui dassait punch, tout 
comme lunch, parmi une Iiste de substantÏfk masculins. 

Pour ce qui a trait aux variantes par rapport aux sources et aux dates, Ia 

présence d'une Vanante firitaisiste, pmn'cfrc. relevée dans Ies sens @ et a presque 

uniqement dans Le Goglit (première attestation en 1931), inustre de nouveau 
I'importance des journaux humorktiques et des andes 1930 par rapport h la 
aeation de f m e s  adaptées. 

Analysons maintenant les ttansfiormaticms orthographiques qui iIlUSftent Ies 
prononciations difftkenfes de punch, Dfabordr Ia prononciation du son 
consonanticpe finai [SI est confirm& par Ifajout d'un e dans penche, pmche et 



pmm'cke. Puis, on note un changement phonétique : Ie son consonantique de 

pmrch, precede de la nasale n, se prononce [s] comme l'illustre Ia variante pounce 

prononcée [POSI; ce phénomène est d6crit par Rivard (p. 166, no. 132) et Gendron 

(1967, p. 46), ce dernier précisant qu'iI s'agit ici d'une 6conomie de mouvements 

artidatoires, i'élément occlusif alvéodentai n'ayant pas et6 consen& aprh une 

articulation elle-même alvéodentde ». 

Dans l'emprunt punchr Ies sons correspondant aux Iettres -un sont rendus de 

deux façons en fiançais : [p5fl) ou [pn,. Le redoublement du n dans la variante 

gonn'che, d'abord attestée dans Le Goglu ext 1931, puis dans Croc en 1981, iIIustre que 

cette consonne est prononcée et F e ,  par codguent, Ia voyelle est orale dans cette 

variante. 

-La forme originelie de I'empnrnt pmeh (1768), dans Ie sens de «boisson 
aIcooiique D, précede de peu dans le temps p c h e  (1769); ses autres variantes, 

pmche (1817) et paince (1979), sont attestées pIus tard. 

-Au sens a, la forme d'emprunt pwnd (96,8976 des attestations) est la plus 

fr6quente. 

-Au sens 8, Ia forme angIaise domine quant à I'anaemet# (1909), ses deux 

adaptations graphicpes, pponrche et p c k t  n'&nt attestées qu'a partir de 1931 et 

de1957; on note 6galement Ia suprématie de punch (95- des attestations) pan€ a 
Ia fiéquerice. 

-Pun& (1860) au sens 0, atteste 51 Ms, est sans concurrent (on ne reIève que 

Ihpax p0firrdie, 1931). 



-L'influence de Ia phon6tique est manifeste dans les diff6rentes adaptations 

graphiques : Ie son consonantique find IS] est adapté sous Ies lettres che dans 

punchet ponde et pond", iI se transforme en [SI dans pownçe. Le son vQcalicpe de 

punch est o d  ou nasal : sede la forme pm'che (1931) laisse supposer Iroralite de la 
voyelle. 

-La variante porm'che n'est relevée que dans des journaux humoristiques (première 

attestation dans Le Goglu en 1931). 



1. sens : &pipe de joueurs; paire (de chevaux ) 

2- graphies : 
a) Iwm : 208 occunences (dep. 1879) 
çources: QGcumGs dates 
métalinguistiques 39 1880-t 983 (1880: Caron, Dunn) 
a r c h i  10 1879-1894, f 925 
joumaux@Modiques 

a) neutres 37 18951989 (La Presse) 
b) humoristiques 1 t931 :LaPresse, EhnnrlaritmW& 

~ ~ f e  et etudes 55 1 897-1983 (1 897 : U A  Huard, Labraokr et 
littérature radiophonique 6 19!5Sp 1975-1977 (1954 :Theria&, Markil 
,enq& 60 t916,1920,196+19û1 

b) flme : 34 occunences (dep. 1932) 
saurces: occunances dates 
m8talCnguisbTques 8 1 970-1 982 (1 970: Colp ron) 
archives / 
joumaux/périodfques 

a) neutres f 
b) humorisagues 2 1932et lm (193Z:LeGoglu) 

ktérature et &des 10 1-19û3 (1935: Sagmnaflm'a) 
lM&ature mdkphoriique I 
enquete 14 f aS-1981 

c) fIm : 27 occurrences (dep. 1828) 
m: QCCUnellCBS datas 
metalinguistfques 1 1974 : Turenne 
a r ch i i  1 1828 
journaUX/périodiques 

a} - / 
b) humristiques I 

IWature et études 1 
IiUérature radbpbnique I 
enquete 25 1959 -1980 



3. commentaire : 

e) autres cas : 2 graphies pour 4 occurrences (1973) 
çourees ocewte(lcBs dates 

flmm e n ~ m  3 1973 

La forme d'origine de remprunt feam (208 occ.) domine quant au nombre 

d'attestations; en comparaison, on relève 72 ocamences pour les cinq variantes 

fime, tim, timme, fina et dont la repr6sentation variabIe dans les différentes 

sources indique qu'aucune de ces graphies ne traduit une véritable tendance. 

a 

A part tim, qui est attesté une fois au MXe M e  dans un document d'archives 
(1828), feam est Ia graphie IirpIus ancienne (premibe attestation en 1879); aucune 
des quatre autres formes adaptées n'est attesttte avant 1931. Les premieres 
attestations de deux formes adaptées, fime et fifime, sont reIev6es dans Ie journa1 

humoristique Le Gogh au début des annees 1930 et c d e s  de deux autres variantes, 

timm et &*meI dans des documents dren@!te en 1973. 

Le son vocalique de team, orthographié en en angIais, s'intègre sous Ia forme 

de la Ietue i dans toutes Ies formes adaptees de fcam : fime, tim, ti'me, fimm et 

sfime. La graphie ea &.nt etrangere au hnçais,  la lettre i convenait pour un 
Québécois afin de traduire Ie son entendu dans Ie mot angIais, compte tenu que cette 

voyelIe rend d'autres [II abreg& dans d'autres mots (par exempIe, bean prononc6 

[bml, qui devient 6iite); dans les cas de &ans et de becar, la voyelle angIaise a éM 

abrégée conforménient au système du hco-canadien (Gendron, 1%7, p.23)). 

En p b  du rempIacement de la graphie m par Ia lettre i pom rendre Ie son [iL 

on note dans cerfaines variantes le redaubIement du nt (fimm) et chez d'autres 
l'ajout d'un e à Ia fin du mot (finre, unthme) pour miVpfer Ia prononaaücm de Ia 



consonne finde. La présence d'un s additiomd au debut de l'hapax &me, attestée 

dans une enquête, est peut-être due h une erreur de haLlScription. 

On avait note le genre f6mhin de h phpart des attestations de bean et de ses 

variantes en nie. Dans Ie cas de fenm, on remarque une hésitation entre Ies deux 
genres, mais Ie mascuün domine génQalemenC sauf dans les enqy?tes (surtout dans 

Ies années 1970), et dans les sources litthires où, à partV des ann6es 1970 (dans Ia 
litterature joualisante, qui a mi- rendu compte de I'usage populaire), le genre 

Mminin est plus Wquent : 

JP neutre 

masailin féminin 

JP humoristique 1931 1 1 

l i t  ml&. 1970-1979 1 1970-1979 1 

Quant timmr iI est atteste plus souvent au masculin qu'au Mmllun : 

fimme 
SOURCES MASCUUN 
JP humorishtque 1WI-1932 1 

Iiwatureet etudes r 



1 56 

Par contre, le genre f6minin est plus frequent que Ie masculin dans Ies 
attestations de time et de tim : 

MASCULIN 
JP humoristique 1931-1933 2 

enquête 
1935 1 
1973-1975 1 lm-1975 2 
1980-1981 2 1900-1981 3 

fim 
SOURCES MASCUUN FEMININ 
Enquête 1973-1979 t 1973-1979 18 

1960 1 

En ce qui conceme l'hapax srUne, iI est reIev6 au feminin. Finalement, on ne - 

peut pas dire le genre de timm B parhi de ses attestations, leur contexte n'étant pas 

Donc, iI y a Msitation entre les genres masculin et Mminin dans les 
attestations de team et de ses Vanantes, surtout depuis Ies années 1970. 

-La forme anglaise feam domine avec 74,28 % des attestations; sauf exception de Ia 

variante fa, qui apparaft dans un document d'archives dès 1828, c'est également Ia 
graphie Ia plus ancienne (Iû79). 

-La représentation des variantes orthographï~es time, th, finant, fnrnr et sfinrt 

n'est pas 6gaIe dans toutes Ies sot~ces. La variante Ia pIus fiéq-uente, tirnet ne parait 
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pas traduire un usage qui aurait eu une certaine stabilit6, car elle n'est pas attestée 

dans les journaux neutres non pIus que dans Ies archives ni dans la litt&ature 

radiophonique; de plus, près de la moitié de ses 34 occurrences proviennent 
d'enquêtes. Quant à la forme tim, d e  est relevée sedement dans des enquêtes. The 

et tim, Ies variantes Ies plus fi&pentes, sont Ies sdes,  part tean, à provenir de 

sources m6taIinguistiques. 

-La graphie anglaise etz de feam s'intggre sous la forme de la lettre i dans toutes les 

formes adaptees, où on note soit Ie redoubIement du ni, soit l'addition d'un e pour 

marquer la prononciation de la consonne ha l e .  

-L'hésitation est manifeste quant au genre de la forme anglaise team et de sa 

variante fiinme, qui sont g&n&aIement reIev6es au masculin, excepte dans (es 

sources Iittéraires et Ies encpetes, oii on remarque une augmentation des attestations 

au féminin Zi partu. des années 1970. Le genre fiSminin est plus Mquent que le 

masculin parmi les afkstatim des variantes tim et finie. 



34. SHOP, nf. : 269 affestations 

1. sens : atelier, boutique. 

2- graphies: 

sourcies: QGsmHms 
métalinguistiques 43 
archives 12 
joumamc@5riodiQues 

a) neutres 33 
b) humrisaiques 7 

iiirature et 4tudes 73 
,ritreratu~e ratiiaphmique 21 
enquête 35 

dates 
1 8944 982 (1 894: Clapin) 
18@1915 

Ib) shoppe : 29 occurrences (dep. 1880) 
saurces: gszwmms dates 
métalinguistiques 2 1957 et 1979 (1 957 : Mlisle) 
archives f 
~oumaux/periodQues 

a) neutres 5 1982-1 989 (1 982: Le W i I )  
b) humoristiques 1 1980 : C m  

littérature et études 18 i 880-1 963 (1 880: Lacasse, M lie ) 
liratuce radiophonique 1 1945 : Codene, Rdwbs 
enqudte 2 1975 et 1980 

(c) choppe : 9 occunences (dep. 1930) 

d) autres cas : 3 graphies pour 7 occurrences (dep. 1974) 
SQIIIEBS: dcwneneeS dates 

C ~ U P  rndw@S4~85 2 1977 et 1983 (1 9n. W t )  
B~Q- 2 T i ,  hmmms VI t 

tST4:LemfefPt LeSmlx  

dope ltwatme 1 1978 i&~bWfk&s&hb 
e f ~ w e  1 t 9 n  



Shop, attesté des 1870, constitue Ia forme dominante avec ses 224 occurrences. 
Cependant, la variante graphique Ia plus importante, s h q p  (29 occ.), est presque 
aussi ancienne, sa première attes€ation datant de 1880; c'est toutefois le seul reiev6 
de cette forme au XW siècle, le suivant 6tant de 1934, chez Grignon. 

Les autres variantes dioppe (1930), chop (1974), chope (1975) et shope (1977)' 
qui ont un totd de 16 occurrences, sont toutes attestées au XXe siWe pour Ia 
première fois. 

En comparant le nombre d'occurrences de shoppe et de shop ainsi que les 
sources où on les retrouve, on constate que le traitement m6taIinguistique des dew 
mots est Ws diffQent, ce qui n'a pas de quoi surprendre compte tenu de la dative 
rarete du premier par comparaison avec le second : shop est atteste 43 fois dans des 
sources m6talinguistiques tandis que shoppe ne i'est que deux fois, et chez le même 
auteur @élisle). Shoppe est dativement présent en Ettérature (18 attestations), mais 
surtout partir des années 1970 : 

Dans les sources Ettérairesr on trouve aussi des attestations de deux autres 
variantes : s b p e  (1 WC) en 1978 et choppe (3 occ) en 1972,1975 et 1981. Encore ici, 
on note à quel point I e s  années 1970 ont 6te propices à Ia dation de vatiantes. 

Les variantes adaptées rendent compte de I'Muence de Ia phone~e sur Ia 
variation graphique. On peut voir deux phénomhes dans Ies adaptations 



orthographiques de shop: premièrement, on remarque que le fait d'insiste sur la 
prononaation de la consonne finale est illustré de dewc fiçons, d'abord par I'ajout 

d'un e final (shope, dope), puis par le redoubIement de Ia consonne p (shoppe, 
choppe); deuxi&mement, on note Le remplacement d'une suite de consonnes 

inexistante en fkançais, sh, par le digramme ch (droppe, &ope et chop) pour rendre 

compte du son m. 

La moindre présence qu'a connue dans I'usage la forme francisée doppe par 
rapport au plus grand nombre d'occurrences de shoppe, qui garde le sh anglais, 
témoigne de la conscience *'on avait de la forme anglaise, probablement cause de ', 

I'existence dans les dictionnaVes &anpis de I'emprunt shoppmg, @ y est attesté des 
lm. 

-La h e  d'emprunt shop (83,27 des attestations) domine; sa variante graphique 
la pIus importante, shop~e, qu'on retrouve surtout dans les sources litteaires des 
années 1970, ne représente que 10,78 $ du totaI des occurrences. 

-Relevée des 1870, la forme angIaise s h q  est suivie de prb dans Ie temps par la 
forme graphique shoppl(1880); à part cette unique attestation de shoppe au XIX 
si&cIe, toutes Ies occurrences des variantes de la forme d'emprunt proviennent du 
XX'siecIe- 

-On note un nombre significatif des relevés de sh- dans Ies sources üttéraires des 
années 1410; les vananantes shopc et doppc y sont 6gaIemen-t représentées. 

Dans L'adaptation progressive de shop vers shoppe (shope, puis vers choppe (chop, 
chope), l'ajout d%i e f i r d  et le redoubkment du p indiquent d'abord que Ia 
consonne finale est prononcée; ensuite? conformément à Ia r&@e qui veut *'en 
fiançais le son [n soit rendu par Ies lettres ch, Cést œ digramme qui rempIace Ie s de 
shop- 



35. BARGAIN, n. rn- et f. : 265 attestations 

1. sens : marche, occasion, aubaine. 
Zpphies:  
r 

a) bargaIn : 232 occurrences (dep. 1837) 
swrces: QGamaas 
metalinguistiques 41 
archives 1 
/oumaux@ériodiques 

a) neutres 88 
b)humrisUques 31 

IWature et études 34 
littérature radiophonique 32 
denqu&e 5 

18851987 (1085: La mssei ~evenemierit) 
1879-1 981 (1 879: Le V" 
i83?-1982 (Angers, Combray ) 
t93W 974 (Bourgeois, Jc7m)  
tg?t-I960 

b) bet@ne : 13 occurrences (dep. 1895) 
x!Qums: - m0s 
metaihguistiques 6 1WH98û (I93û :GPFC) 
atchives / 
joumam@énodiques 

a) neutres r 
b) humoristiques 1 

litmatureet etudes 3 1895,1951 et 197û (1895 :rrant, &!i?t&hn) - radkphoniw / 
e r i q W  4 1973,1977,1978 et 1980 

c) bargaine : 7 occurrences (dep. 1894) 
SQumS: - dates 
métalinguiStQues 4 les4,19û3,1sOS et iSs0 (1094: Ciapin) 
archives 1 
joumaux/périodiques 

a) neutres 1 
b) humornues I 

Wratureet6tudes 3 1973,1974 et 1982 (1973: Baibeau, Le chantdu 

ELre miîoptwnïque i 
ensuete i 

Id) &wne : 5 occurrences (dep. 1888) 



e) autres cas : 6 graphies pour 8 occurrences (dep. 1930) 
sMm#s deeLlRBneeS datai 

baqpgne metalinguisbiques 2 1- et 1980 (lm : GPFC) 

3. commentaire : 

Bagain (232 occ.) est la graphie la mieux attestee dans toutes les sources. 
Ensemble, les 9 formes adaptatees ont un total de 33 occurrences, qui proviennent 
Urnpement de sources Iitt6ra.e~ et m6taIinguistiques ainsi qye d'encpetes, sauf Ies 
hapax bagiinnc et buq#, qui sont reïevés dans Ie journal humorisfique Le Goglu; la - 

moitie des 13 occurrences de la variante Ia pIus fievente, &agicine (6 occ.), sont 
rdevées dans des sources m6talingrii&icpesC d'abord en 1930 (GPFC), puis dans les 
années 1970 et 1980. 

La fwne d'emprunt bagain (1837) domine 4gaIement dans le temps; Ies trois 
variantes Ies pIus Wguenfes, bagane (Iûûû), baqguine (1894) et bargwnie (1895), sont 

Ies seules, à part bagafi, etre attestees au W<e sWe, ce qui tend h montrer un iien 

entre S'ancienne&! d'une forne et sa &pence dans le temps. 

La forme angIaise baqaiitI prononcée bpnI, donne Iieu en f an pis à 

diverses inferpr~taticms graphiques. Wabord, pour rendre le son [gI en suivant Ies 

r@gIes du 6rar\@st Ia Ietae g de Ia deuxième syIIabe est suioie de a, comme en 
iui@aÏsI dans Ies ViViantes bagane, b a q a .  et bq&, et de u devant i ou e dans 



bagrinc, ba@l~ne, ba@ et baqpmne. Quant ha@ et bac, qui doivent 

rendre une prononciation [baagin], iIs derogent Ia règIe qyi veut que, devant i, Ia 

Iettre g corresponde au phon&me W en fiançais; nous avons noté Ie meme 

phénomhe dans certaines formes adaptees de wugm (magin, wu*, wa#ne, 
wa~lzne, entre autres). 

Le son vocalique angIais de Ia dewSme syIIabe de bugah est hanspod 

I'écrit de diffbrentes façons, sefon qu'il est perçu comme un [a] (bug- et 

bagagme), comme un [E] (hagaine, bal;puetme) ou comme un [il ( b u p h ,  

ba+me, baqpui, ba@n et bac); ces diffkences de percepfion n'ont pas de .. 

quoi surprendre puisque la syllabe -gain est inaccentu& en anglais. A l'exception . 
des deux formes adaptées baguin et b q k ,  toutes les variantes de Ia fornie angIaise 

bargain se terminent par un e, indiquant ainsi que la lettre n qui le precède est 

prononctk, comme en rend &npte aussi le tedoubIement du n dans bagiirme et 

baqzmme. Fidement, I'ajout d'une comme g a la fin de la deuxilme syllabe de 
batgagne vient peut être de I'anaIogie avec Ies vieux mots français bargurgur'er et 

bmgaiper (voir le GPFC). 

Haden (1940, p. 845) inclut Ie mot bagain panni sa Iiste de amots franco- 
canadiens se temünmt en -ine de provenance div erse... » @ sont fiWnhs (par 
exemple, h e ,  mgUme). PoUrfantI mes recherches montrent non sedement une 

hesitation entre les dewc genres, mais aussi la pr6dominance du genre masculin 
pour la forme baaainr peutatre à cause d'un rapprochement avec Ie mot mascuün 



On remarque toutefois que la présence du genre fQninui se manifeste surtout 

dans Ies textes Iittéraires et en littérature radiophonique. En Iitt&atute manuscrite, 

Ies attestations au mas& et au ferninui proviennent de différents auteurs, h 

l'exception de Uaude Jasmin, tandis qu'en IiWrature radiophonique, I'dtemance 
des genres se manifeste souvent chez un même autw, O. Légaré : 

Foïementr l'h&ifation entre les deux genres est forte parmi les variantes. 

Quand le contexte permet d'identifier Ie genre, on note que bugrin et batgaiire sont 

reIevés au féminin, tandis F e  6aqpb~ne et baqme Ie sont au mascrrIin; quant 
ba*, il est atteste avec les deux genres- 



-La graphie angIaise bagain (87,55% des attestations) domine dans I'usage malgr6 
I'acïstence de neuf variantes (12,,855 des attestations), qui ne se sont d'ailleurs pas 
imposées. 

-La forme d'origine anglaise est la plus ancienne (1837). Les hWs hrmes adaptées les 
plus attestkes, bagmrr (1888), bugahe (1894) et b a ~ * i  (1895), sont reIevées 

depuis Ie XIX siede et les six autres, de 1930 B 1981. 

-Les formes adaptées sont bien représentb dans les sources métaIirtguistiques (19 
occurrences sur 33). 

-Sede Ia dewieme sflabe de bagain est modifiee I'6crit dans les formes 

adaptées : d'abord par I'ajout d'un e en finale dans toutes Ies vm*an€es, sauf bargin 
et barpin, puis par Le remplacement de ai par ui, ou par ue, dans quatre adaptations 
graphiques (batlguine, bagtin, bargutntte et bargunnr), par i dam ba@e et bagin, 
et par n dans bugune et ba~agne dont la finde en -gne vient probablement du 

rapprochement avec le vieux mot kan@ bargmpe. 

-On note une hésitation quant au genre de bagain; Ie genre masculin est cependant 
pIus fréquent parmi les attestations de la forme angIaise- Quant aux variantes, des 

sont relevées soit au mas& (bciq~inne et bagnne), soit au feminin (bagrrin et 

bagairrc); seul baqdne est atteste avec Ies deux genres. 



36. SLACK, am. et adj. : 264 attestations 

1. sens : O adj. et n : mou; lgche, rdfich6 
9 npi. : pantaIm 
@ nm. : personne qui fI âne; personne grande et mince 

n.m. : temps d'arrêt au travail, repos, ralentissement 

Z graphies : 

O mou, Iache, reIiIcht5 : î2.2 occ 

b) autres cas : 2 graphies pour 19 occurrences (dep. 1871) 
sQmBs Qcammms dates 
f n - i W u ~ ~  15 1-1979 (1 894 : 

W n )  
@maux neutres 1 1920 :Le üem'r 
m h -  2 19W:LeGugfu 

3iauas: Qlzmmms dates 
-l'mm- 4 t97o=t98t (1970 .sarbeau) 
archives 1 
iou-19= 

a) neutres 26 1933-1978 (t 933 
b)humristCpu88 - f 1913 : L a m *  

MWature et etudes 3 19iT, 1973 et 1982 (1917 SuWmd, &md&s) 
liüératureradïoplmique 13 1941-1962 (1941 : Bernier, 

t 



-- 

b) autres cas : 3 graphies pour 9 occurrences (dep. 191 7)  
ÇMlriEBS - dates 

slack pu-que neutres 2 l m ,  1944(1936:LeSoleil) 
liwmtweetetudes 1 1917: Bouchard, SemaiilDe 
IWrahire radiophonique 2 1952: Bernier, Tm 

t 1980 

8 personne qui flâne, personne grande et mince : 37 occ 
a) slsdr : 32 occurrences (dep. 1882) 
sources: occunenceS 
m8talinguistiques 6 

archives 6 
journa~riodiques 

a) neutres 1 -  
b) humoristiques 3 

littérature et Btudes 6 

Iiirature radiophonique 2 
e f K l ~ h  8 

dates 
19741982 (1974 (S. Robimn, Plieurie pas &?miarmiarne, 
de Claude Jasmin) 
1882-1 884,1916 (2 non dates) 

t 9tO :Le Deuoii 
1913 : La Presse, &I mianfi..) 
1945.1 983 (1945 :LouvCny de Montigny, Au pays 
a- 
1941 et 1974 (1941 : GBlinas, Fn;doIInades) 
1980-1981 

b) autres cas : 1 graphie pour 5 occurrences (dep. 1939) 
smsas: v dates 

m u e  métaünguistiques 5 1W et 1973 (1939 : Bafbea) 

4D temps d'met au travail, repos, rdentissement : 50 occ 
a)sliwk : 44 occurrences (dep. 1860) 
snurces: QcMlnBtK3Bs !&tas 
metaltnguisbiques 14 1860-1980 (1860 :Ohgras) 
afChiveS 5 t 882-1916 
journau-hues 

a) neutres I 187?: ~'Gdmmt 
b) humrSstiques 7 lse2-ts3o (?es2 :Le O- 

IWmetBtud8~ 6 1S6, 1951 et 1971-1978 (19W : R, C-U, 

IiwatureradbpmCque 9 
-1 
1939 et 1954 (4941 :anas,  Tmh) 

enauête 2 

b) autres cas : 2 graphies pour 6 occurrences (dep. 1930) 
smlm& - fiam 

S k  I iMmreradbQhoniq~~ 1 1970 



3. commentaire : 

La forme ongineue de l'emprunt slack domine dans I'usage quant Ia 

hequence (225 occurrences sur u n  total de 264) et est attestée pour les quatre 

significations. La variante principale, slape (29 occ.), est égdement reIevée pour 
tous les sens. On ne compte que 3 occurrences au total pour les deux autres formes 
adaptges (slac pour les sens O et O, et slansI pour le sens 8). 

Les premièIes attestations du mot slack remontent à 1860; il est dors 

employé aux sens O et O. La forme anglaise est donc Ia plus ancienne, mais les 

variantes sluc (1871) et sluque (1894), au sens @, la suivent de peu dans le temps; 

quant à l'hapax s l e s  (1980), attesté dans un document d'enquête, iI est très récent 

En ce qui conceme le nombre d'occurrences par rapport aux sources, on 

note que pr&s de la moitié des attestations de la forme d'empmnt slack (60 
occurrences sur 129) et presque toutes Ies ocamences de Ia forme adaptée slupe (26 

occurrences sur 29) proviennent de sources m&dinguistigues. 

Les sedes transformations graphiques concernent Ie son [kI final qui est 

traduit tant& par un que (slapte), tantet par un c (slac), comme pour Ies empnmts 

jack et track : on peut y voir I'Muence du fkançais qui rend les sons [ak] avec Ies 

W e s  -c ou que (par exempIe, lac ou Iape). Quant aux Iettres xes de Ia forme 
adaptge slnxes, reievee dans un document drengu&e, d e s  résultent peut4fze d'tme 

erreut de €r-ption, mais rendent bien en 6tan~is Ie son hnal [w du mot au 

p1urie.i. Fiement, le son vocaliqe de I'emprunf est c?i€€&ent en fi.an@s : Gendron 

(1%7, p. 32) mentiorne que Ia voyelle an@* [d de shck est adaptée sous forme 

de [al. Cette transformation phonéfrCqpe n'influence pas Ia graphie. 



-La forme d'origine anglaise slack, qui regroupe 85,236 des attestations, domine 
nettement quant Ia fr6quence; c'est Ia seule f a m e  &XE attestk dans toutes Ies 

sources. La forme d'emprunt slack et la varÏante Ia plus attestée, sluqw (10,98% des 

attestations), sont relevées pour les quatre sens du mot. 

-Slnck (1860) est la forme la plus ancienne, mais deux des trois formes adaptees, 

s l a v  (1894), la variante la plus f&pnte, et sluc (1871), sont aussi relevt?es au W<C 

siècIe, 

- S l d  et slaque sont Ws bien reprbenttk dans les sources métalinpuistiques : 80 

occurrences sur 188 pour sta& et presque toutes Ies occurrences de la forme adaptée 
s l i u p  (26 sur 29). 

-Dans deux cas sur bois, les varisuites prgsentent des adaptations orthographiques 
simiIaires à ceIIes de jack et frack s h p e ,  dont les lettres que remplacent le 
digramme ck de la forme angIaise, et slac, qui n'en conserve que le c final. 



1. sens: épicerie 

2- graphies : 

1 a) grocsry : 1 1 8 occurrences (dep. 1817) 1 
sources: OccunencsS 
métaliriguistiques 4 
archives 21 
jtwrnaw/periodQues 

a) neutres 24 
b) humoristiques 18 

itt6rature et h ô e s  25 
liierature radîophoriique 21 
enauQte 5 

dates 
1936,1970,1976 et 1982 (1936 : LonEa) 
1 832-1 896 

f81?-t!38t (1 817: Gazette des TmMivFioreres) 
1Mû-1932 (1880: Le Vrar'Canard) I 
1898-198* (1 898: Berthekt, M ' m s )  
3934-1958 (1 93& GBIinas, Fri'dWin-s) 
19784981 

dates 
18551 982 (1855 : Oict 8arû) 
1879 

1883.1897 et 1907 (1 803 : L!&c&u~~ 
1a8t :Le Vicanard 
t96Sî979 (1969 : [)oyon, Bolduc) 
1 943 : Veüand, Jol.koeur 
1979-1980 

c) grosserie : 15 occurrences (dep. 1881) 
çauroes: QcwnB(IcBs daes 
mecalinguishiques 7 1930-1980 (1930 :GPFC) 
 archive^ 1 1916 

joumaux/périodiques 
a) neutres t 196!5 : Chambalon 
b) hurnorlstiques t 1881 :te VraiCanard 

Wrature et études 5 1969-1970 (Beaufteu, Race de morrde) 
+ LrArctiew3que-ûuguay Lelbes (sans date) 

littérature rad&phoniqte t 
eciq- f 

d) autres cas : I graphie pour 1 occurrence (dep 1904) 
SWIEBS ocwner#es sîas0s 

g- m8talbiguistSqm I 1904 : SPFcAngI 



a) grocsrkW : 68 occurrences (dep. 1788) 
SmJEBs: OCCUllgllQBS 
ln6@lhQ~stiq~8~ 14 
acchïves 2 
mmauw-is- 

a) neutres 8 
b) humoristiques 31 

 raturee et études 7 
iiirature rad i in ique  1 
-3- 5 

1788-1SB3 (1 788:GazePte dre cW6ec) 
1883-1915 (1883: Le Gmgnard) 
193Slseo(tgo€kBeBudry, Fluepli-) 
1943 : velland, JdWeur 
19;19ett98Q+Ti,  Mkhï&esl~I 
et AF- Pen. 8aCe St-Paul (sans date) 

b) grossefieis : 8 occunences (dep. 1831) 
sQmas: v dates 
métalinguistiques f 
archW 1 1873 
iournaux/peMiques 

a) neutres 3 t 1362,1898 et 1906 (t 862th Gazette d-1 
b) humrisaques 1 

litterature et 6tudes f 
litterature radiophonique 1 
enciudte 4 1831,1840 et 1880 

9 autres cas : 2 graphies pour 9 occurrences (dep. 1880) 
sQ.mas Qcfxmc= &m 

g f U C ' ~  ~ n g u ~ l =  8 tiMû-1976 (lûûû..Caron) 

3, commentaire : 

Pour analyser l'emprunt h Sanglais grocery, distinguons-en d'abord Ies 

formes du singulier et du pIurieI : l'attestation la plus ancienne est c d e  de Ia forme 

angiaise pIurielIe grocmis (1788), suivie du singulier grodcry (1817). Par contre, c'est 

Ia forme g~ocety qui est Ia plus IÏ&pentte dans Susage: 

formes au sin@er gt'OtXîy gr~C& grosSeTh? gT6& 
nombre d'ocrarrenoes 1x8 39 15 1 

C e à  donc Ia forme d'origine anglaise qyi domine quant à Iranciennet6 et & la 

fi6qUence. 



En ce qui conceme Ies variantes par rapport aux sourcesr on note que trois des 

huit foxmes, grocery, gioferie et g r o d s r  sont relevées dans toutes Ies sources et 

qu'une d'entre elles, groc'ries, est relevee uniquement dans des sources 

métalinguistiques. 

Si nous examinons maintenant Ies transformations graphiques des formes 

adaptées de grocety au singulier, nous notons d'abord la finale fiançaise en -erre de 

groc&, grosserie et g r 6 d ;  à ce sujet, Gendron (1967, p. 25) mentionne que (< pour 

les mots angIais se terminant avec le suffixe -y, le franco-canadien traduit le i 
anglais ouvert par la voyelle i, probablement sous I'iduence du d e  -me.» Au 

pluriel, part une graphie isoMe, grocnys (archives, non date), les variantes 
ptuiides se terminent toutes en -ies, probablement parce que cette finde existe aussi 

bien en fhn@s ~ ' e n  anglais. 

Nous remarquons ensuite le remplacement de Ia consonne c de groçery par 
un doubie s dans Ies varikntes grosserie et grosseries, peut-être par analogie avec Ie 
mot grosserie qui signifiait dpicerie)b dans I'ancien dialecte normand (GPFC, 1930). 

Quant a I'accent circonflexe sur le O de @cetje, il rend peut-?- compte de la 

dduction à [ol de la diphtongue anglaise (Iw a ce sujet Rivard, 1914, p. 158). 

Finalement, l'apostrophe de groE'Ns indique que Ie e de Ia deuxîZme syIIabe n'est 
pas prononcé. 

-Grocery (68,2l% des attestations au singulier:) et Ia h e  plurielle angiaisegradis 
(WO des attestations au pIurid) dominent nettement quant à la fiquence et sont les 
seules fomtes avec gro& it être bien repr&e.n€6s dans toutes I e s  sources. Une 
vatianferp&ir est dwée d e m e n t  dans des sources m é f a I u i ~ * ~ ~ e s .  



-Les formes anglaises groceries (1788) et gwcery (1817) sont egdement Ies plus 
anaemes; par contre, la plupart des autres variantes, grosseries (I831), groCetie 

(Iffis), groc'ries (1880) et grosserie (1881), sont &galement relevées deS le WC 48cIe. 

SeuI IIiapax gr6cetie (1904) n'est attesté qu'au mesiede; quant lfunicpe attestation 

de grocetys, reIevée dans un document d'archives, d e  n'est pas datée. 

-A part le pIurieI p c q s ,  qui n'est attesté qu'une fois, toutes les variantes de 

Pempruntgromy se terminent en &, au singulier comme au p I d d  (&es dans ce 

cas). Dans deux formes adaptées, grossenees et g m s s d f  on note Ie remplacement de 
la consonne E de la forme anglaise par un double sr peut-être par rQnùuscence de 
I'ancien mot didectal- 



38. JACK, nm. : 248 attestations 

1. sens': cric, vQin; 
individu de grande taille; 
jeu de cartes (valet), proie a la chasse; etc 

a) jack : 231 occurrences (dep. 
sources: 42mamu= 
metaling~mue~ 113 
archives 2 
Pum-rq- 

a) mUtms 19 
b) humoristCques 12 

I M r e e t m  33 
tiirature radiophonique 6 
enau& 46 

1 832-1 990 (1 832 :La m) 
1880-1887, i918,1979 et 1987 (1880: Le VraiCanard) 
lû66-19g7 (1666: De W. 
3939,1940-1944 et 1963 (1939: Rousseau, Amours) 
1956-1 982 

-classement selon le sens : * 
metaiinguistiques 34 occ 
archives 1- 
journauxlpériodiques 
a) neutres 15 occ 
b) humorfstfques 2oc(z, 

individu de haute taille 
19 occ, 
1ocl=, 

b) d]ac (crcc) : 8 ocaimences (dep. 1931) 
çwroes: QCCURBCICBS dates 
journaux. humoristiques 8 19û1-lm (1931 : Le Goglu) 

[c) d]ag~e (individu de haute taie) : 5 OCCLmBIIGBS (dep. 1880) 1 
saurces: i2lmmms dates 
metalingu$aques 3 1880 et 1980 (1880 :Caron) 
IWature 2 1974 : S.M. Pau- Une belk mvt b 

d) autres cas : 2 graphies pour 4 occurrences (dep.1796) 
SmKmS: - dates 

a=k ewJ- 2 im 
(indiWu de haute taiîie) 

d'mue mm= 2 I909:Dkrriie 
(IMMdu de tmute raine) 



3. commentaire: 

On rdéve plusieurs significations pour I'empmt jack; les sens de =cric. et 

d'«individu de haute hiIIen, attestés plus souvent que Ies autres sens pour Ia h e  

d'origine, sont de pIus les seuIs que prennent les variantes orthographiques de jack 

La forme anglaise jack est Ia pIus souvent attestée (231 occ) par rapport à 

djac (8 occ.) et d j q w  (5 occ.), les deux formes adaptatées les plus héquentes. Les 2 

autres variantes graphiqy?s, djack et d'jape, n'ont que 4 occurrences ensembIe. On 

peut donc dire que la forme origineHe angIaise jack occupe pour ainsi dire toute la * 

place. 

C'est Ia forme d'origine jack qui est aussi la pIus ancienne (premiLe 
attestation en 1832 dans le journal In Mineme) et la pIus actuelle : en Iittérature, jack 
est encore atteste en 1987 tandis que d j a p  ne l'est plus apres 1974, et qu'on ne 
diive plus djac (journaux humoristiques) après 1933. 

En ce qui concerne Ies sources, on remarque I%nportance du nombre des 
attestations provenant de sources m4talinguÎstiques : 113 des 231 attestations de 

jack, Ies 2 occurrences de d'jaque! et 3 des 5 occurrences de djaqrcc; cpant aux autres 

variantes, djac n'est atteste q e  dans Ies journaux humoristiques et djack provient 
uniquement de documents d'enquee 

Les quatre variantes orthographiques (djm, djuk, djaque et d ' i v e )  

transcrivent Ie phonème anglais [dg L'aide des lettres d et j comme pour Ie mot 

job. Les foraies djaqvr et d'faqzce traduisent Ie son BI de jack par Ies Ietkes que; on 

note aussi Ia réducfion de -ok B -c dans Ie cas de Ia variante djac pour rendre Ie m h e  

phonème (voit Ie mot fiwck). 



-La forme origineIIe jack (93,14%) n'est pas presque pas concurrenc~e : les quatre 

variantes sont très peu attestées. Jack est aussi Ia seule forme à ?tce représentée dans 

toutes les sources, notamment dans les sources m6talinguistiques (113 des 231 

attestations). 

-La forme d'emprunt jack est Ia fois Ia plus ancienne (1832) et la p h  adue.De. 

Ce mot cor~lillit phsieurs significatiom. Parmi les attestations de la forme d'origine 
jack, les sens Ies plus fi6quents sont ceux d'nindividu de haute taille>> ((72 occ) et de 

m i c ~  (71 OCC.); ce sont également Ies sedes si@?cations des variantes djatpet 
djack, d'jaque (ddividu de haute tailIes, 9 WC) et djac (mk, 8 occ.). 

-L'adaptation graphique de la forme jack présente les mêmes caractéristiques que 

les mots job et frack pour rendre, d'abord Ie son [ d a  au moyen des lettres d et j 

puis Ie phonème [k] par Yinterrnédiaire des lettres c, qui? ou que. 



1. sens : caou€chouc. 

Z graphies : 
-- - 

a) rubkr : 154 occurrences (dep. 1787) 
SQUICBS OCCUnBCICBS dates 
rn6talinguistiques 29 1913-1983 (191 3: ElanchGarde 4) 
archives 12 1781-1 938 
[oumaux/périodiques 

a) neutres 10 t79011907(1790: LaG&zeftedeQuebec) 
b) hurnotiSf4ues 2 1919 et 1930 (1919: Wzyne) 

iittérature et dtudes 37 1873-t 9W (1873: Buies, Chrorkpm) 
littérature radiophonique 2 1939 et 1942 (1 939: Ma-, Ru-) 
enquête 62 1926-1994 

1 b) mbwr : 22 occurrences (dep. 1837) 
SQurms QGmmms dates 
d ta linguistiques 9 I w t s e 2  (lm GPFC) 
archnreS 1 1916 
fournauwpMalQues 

a) nw- 1 1837:LeîhtxuIh 
b) humristiques I 

iiltérature et éWes 3 19744975 (1974 : Dupont, LBgendanie) 
~ r a d b p ! l t m C q u e  r 
emp&e 8 1949-1981 

c) mbbeur : 8 occunencss (dep. 1931) 
SQuUas Q!cwmms dates 
métalfng uistiques f 
ardiives f 
Journ-iq= 

a) neutres f 
b) ~ U ~ O ~ S @ W S  2 19314932 : Le Goglu 

Ikt&atufe et  des 4 1979:LeMenc,A&?nf& 
mteratUreradicphmique 
enquete 2 1940 et 1973 



f) autres cas : 4 graphies pour 4 occunences (dep. 1929) 
litt&ature 3 1976 : Gemialn, Devfs;e 

3. commentaire : 

La graphie mbber domine depuis 1787. Les premières attestations de deux 

des h@ variantes, robmr (1837) et robeam (1882)' remontent au W(a siMe; on 

relève Ies six autres principalement dans Ies années 1930 et 1970. Comparativement 
aux 154 occurrences de Ia forme anglaise, Ies quatre variantes Ies pIus attestees, 

robmf robbrea, rubtccre et r o b k ,  ne comptent au total <lue 38 affestations ensembk. 

Les autres cas d'adaptation graphique sont tous des hapax 

Quant aux rapports entre Ies Vanantes et Ies sources, on remarque que sede 

Ia forme d'emprunt &ber est bien rep-tée dans toutes Ies sources. De pIus, cinq 
des huit formes adaptées (robbeur, mbeure, mbbeure, d&ew et robe-home), qui 
regroupent 15 attestations ensembler ne sont pas attestees dans Ies sources 

m~talinguîstiique; par contre' 41% des occurrences de robeur sont rdevées dans des 
sources rnetaIingiiistiqyes, ce qni Iaisse supposer de nouveau m e  Îduence du 

GPFC' d'ott provient la première attestation de cette f~nne dans ce type de sources 
(1930). Les journaux humorisüqes se signalent aussi comme source de Ia premÏère 



attestation de robeare (Le G r o p r d ,  1882) et de robbart (Le GogIuf 1931), et unicpe 

source de la h e  Iudique robe-hm (Le Goglu, 1929). 

La transformation graphique des variantes s'applique aux sons v d q u e s .  

On remarque d'abord que Ia voyeIIe angIaise [A], entendue dans la premiére syllabe 

de tubber et rendue en français par Ie son [3l, est orthographiée O dans Ia majorité 

d'entre eues (robm, robbw, robeam, robber, robe-hem? et robeux. De plus, les . 

finaIes -eur (robeurf rubbmr et nibbem ) et a r e  (robeme, robe-heure et tllbbeure), 

prononcées [ER], remplacent Ies Iettres er de l'anglais &ber, on voit nettement dans 

ce changement de suEixes I'iuence de Ia prononciation française du mot angIais, 
qui se caractérise par un alIongement de la voyelle devant Ia consonne r, 
consécutivement à un d6pIacement de l'accent de Ia prerni&re vers Ia deuxième 

syliabe. (Gendron, 1967, p.58). Une seule forme, I'hapax r o k f  chez Leancire 

Betgeron, se distingue par sa W e  en aut. 

Findement, meme s i  notre &tude ne porte que sur le mot mbbet, il faut 
souligner I'existence de formes graphiques originales adaptées de syntagmes 
incluant Ie mot mbber, tels Indian nrbber et ncbber tire. On trouve en effet les 



C e s t  Ia forme anglaise qui prévaut dans i'usage avec 78,57% des occurrences. 

Quatre des huit variantes sont des hapax, les quatre autres ne repr6sentant que 

19,39% des attestations. De pIus, &ber est la sede forme à Otre representée dans 
toutes I e s  sources. 

-La premihe attestation de Ia forme d'emprunt rwbbcr remonte 1787. A l'exception 
de deux variantes, robncr (1837) et robeunz (1882), les autres adaptations graphiques 
ne sont relevées qu'au XX? siède, principalement dans Ies années 1930 et 1970. 

-Les sources m6talinguistiques ne mentionnent pas 5 des 8 formes adaptées; par 
contre, 9 des 22 occurrences de Ia variante Ia plus hequente, robew (premike 
attestation en 1930 dans Ie GPFC) proviennent de sources m ~ g u i s t i q u e s .  

-Rubercm (Le Grognard, 1882), robbeur (Le Goglu, 1931), et robe-heure (Le Gogh, 2929) 

iilustrent I'importance des journaux h u m d q ~ e s  dans Ia cr6ation de variantes. 

- Parmi les formes adaptees, qui ont manifestement subi une influence phont$tique, 
on note le rempIacement de la Ietke u de Ia première syllabe de mbberpar la lettre O, 

plus conforme en franpis au son entendu, et ceIui de Ia f ide  en -er par Ie suffixe 
fiançais -m. Les SimiIitudes avec les formes adaptées de I'emprunt jobber sont 

évidentes en ce qui a &ait h la M e .  



40. Net, n.m., parfois f. : 182 attestations 
l.sens:fil& 

2. graphies : 

a) net : 164 occurrences (dep. 1831) 
sluls0s: Q.aumms dates 
métaling uistiqw 69 1860,1982 (1 860: J.F- Gingras, RewaI des 

eicpresskns -4 
archives 9 i-1892 
j o u m a ~ i Q u 8 s  

a) neutres 57 18314 993 (1 831 : La Mm) 
b) humoristiques 3 1880,1ûû3 et 1932 (1880: Le VhiCanard) 

liasrature et UBS 9 tSn4983 (iSn:JAo, Pedreur) 
littérature radiophonique 7 1938.1943 et 1949 (1 538: Géiinas) 
enquete 10 1976-1 9ô3 

b) natc : 16 occurrences (dep. 1 û32) 
sources: MXWnenCBS dates 
metalinguistiques 1 
a r c h i  9 1832-1- 
iou-4- 

a) neutres 4 18774912 (187T: Le lWneglslee) 
b)humoriaiques 1 1919 : LaPatrie, Wqme 

litteI'&tJm 8t &WbS f 
IWmtute radiophonique I 
lenq- 2 1-4 974 

3. commentaire : 

C'est Sorthographe angIaise de rrct (164 occurrences) qui domine dairement, 
Les deux seules variantes, met& (16 occurrences) et rvtf (2 O C = ~ ! ~ C ~ S ) ~  sont 

marginaies, même si Ieurs premières attestations sont aussi anciennes que 
i'cmthographe originelle : mf  (I83I), neffe (1832) et neft (18%)- 



Cette prédominance de la fornie origineHe peut s'explicper par lattestation 

du mot anglais dans les dictionnaires hançais depuis 1891 et par I'&stence d'un 

mot fiançais de h e  identique, l'adjectif nef. 

Quant au rapport entre les formes et Ies sources, on note que la graphie 
originelle nef domine dans tous Ies  types de sources, confrairemen€ aux deux formes 

adaptées nefte (attestée dans des documents d'archives, des journaux humoristiques 

et des enquêtes) et nett (unicpement relevée dans un joumaI neutre et un joumd 
humoristiques). Il est poBsibIe que I'anaIogie avec Ia forme hançaise net ait joue dans 
I'int6gration en h ç a ï s  de i'emprunt net, sous sa forme orïginde. 

En ce qui conceme Ie genre, Ies attestations de Ia forme anglaise sont toujours 

relevées au masculin, Par contre, Ia van*ante neffe est reIevee trois fois au f u  
deux fois dans des documents d'archives (1846 et 1857)' et une fois dans Le 

Nouvefl&fe (1877), probablement par andogie avec Ie genre féminin des mots 
fiançais se terminant en d e  (ex. une mette, une noi'sette). 

-C'est Ia forme orïgineiIe rref, la pIus stabIe dans toutes Ies sources, qui domine 
qyant Ia kéipence (90,11% des atkstations)). 

-Les premières attestations des deux variantes, M e  (1832) et nefÉ (1834), sont aussi 

anciennes que Ia fonne d'emprunt nct (1831). 

Dans Ies reIevés où on peut distinguer Ie geme, ricf et rrett sont attestes au 
mascuh; on r&ve toutefois aais attestations au femlliin pour la variante H e  (16 

-La varÏank mff%~ n'est pas attestée dans Ies  sources liffQaùes ni rnéfaIing.iSaqyes; 
nett n'estdw6 que dans des journaux (humorisflcpe etneufre). 



CONCLUSION 

Dans ce mémoire de maihise, nous avons voulu mettre en Iumière, à partir 

d'un corpus échantiIIon, les tendances principaIes Ia base du processus 

d'adaptation graphique des angIiasmes Iexhatiques au Québec et montrer 
I'évolution historique de ce processus en mettant en rapport Ies variantes 

graphiques, Ie type de sources et les époques- Pour ce faire, nous avons cher& à 

constituer un corpus repr6senfatif de I'usage réel, sans a pion. Notre but n'&ait 

pas, en effetf d'&udier tous les cas d'adaptation graphique, puisque cette 

recherche dépassait Iargement le cadre d'un mémoire de maîtrise, mais de voir 

comment le phénomène d'adaptation avait touche les emprunts qui sont les plus 
attestes dans le corpus historique des anglicismes québécois. Nous nous 
attendions donc à trouver un certain nombre d'emprunts Iexématiques ayant 

C O I I S ~ T V ~  leur forme d'originer ou du moins écrits Ie pIus souvent conformément 
cette forme. Dans rétude de Ia question de i'adaptaaon orthographique des 

anglicismes, Ies cas de maintien de Ia forme d'origine nous ont paru tout aussi 

instructifs que Ies cas de transformation pour les tendances de la langue 
emprunteuse. 

Pour établir la Este des angficismes Ies pIus fi~guemmmt attesth et 

les diverses variantes qu'iIs ont pu connaître, nous avons procédé par uis 
successifs en mettant en para.Uèi:e trois sous-corpus. Nous avons d'abord utilisé Ia 
d&he partie du Di akmMlie des migliibzes de CoIpron, édition 198Z inütuI6e 
4nglicismes de vocabuiaim~, ppartir de Iaqude nous avons 6fabIi une liste de 
1 245 mots qui nous a servi de point de départ Aprh avoir cornpar6 cette Iiste 

avec l'inventaire informatisé du FTFLQ, nous avons effectué une première 
séIedicm de 1002 mots. Notre objectif étant de conserver les anglicismes les pIus 
usuels, nous avons ensuite choisi les 218 mots qui avaient 70 affestations et plus. 
Fsement, après avoir créé un nouveI ordre numérique à I'inftkÏetu de &e 

séIec€Ïon de 218 mots, en ajoufant le nombre des attestations indiquees dans 
I'index Iexicographique cpébécois @.Q) au nombre des affesfations du ELFQ, 
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nous avons collSfifu6 notre corpus regroupant Ies 40 premiers mgliasmes de 

ceEe Iiste finde, 

Dans notre analyse, nous avons visé étabIir des kens entre Ies graphies et 

les diffésents types de sources d'où provenaient nos atfeSfati011~~ c'est-&-dire les 

documents d'archives (manuscrits ou imprimés), Ies joumaw et les pQiodiques 

neutres ou humoristiques, les textes IiftQaVes et scienüfÏquesr les manusmits de 

radioromans et de téIQomans, Ieç rdev6s d'en~uetes sur fe terrain et les ouvrages 
métalinguistiques. A partir de la k6pence des m*antes dans les ciifferentes 

sources, nous avons v d u  voir si Ie traitement r 6 s e . d  aux angficismes était 

different dans Ia Iangue littéraire et dans la Iangue familière et popdaire 
(representee par les radioromans et Ies journaux humoristiques, par exemple), 
chez les auteurs conscients de Ia Iangue (journaux, textes iitt6raires) et chez c m  

ayant moins de connaissances Enguistiques (documents d'archives, relevés 

d'enquêtes), et, findement, dans les sources m&taIinwstt*ques par rapport aux 
autres sources. PivaUèIement, nous avons tenté de mettre en lumière Ia fréqyence 

des variantes sdon Ies époques en classant Ies diffrenttes formes graphiques 
selon Ieurs premières dates d'attestation. 

Nous avons indique dans des tableaux les dates d'attestation seIon Ies 
sources de h c p e  variante ainsi que Ie nombre d'oceurrmces de chacune CeIIes, 

ce qui nous a permis non seuIement de degager I'anciennett! et Ia f&quence de 
chaque emprunt sous sa forme d'origine et sous ses formes adaptees, mais 
égaiement de souligner i'importance de certaines sources et de cerfaines époques 

pant à son intt5gratiom De plus, grâce I'éhtde déWée des formes adaptées, 
nous avons pu distinguer certaines tendances dans I'adaptation graphique des 

emprunts en kançais québécois, notamment en ce qui concerne lfinfl.uence 
phonetiqy et Ia variation de genre. 

Pour chaque emprunt, nous avons donné Ia categorie grammaticaie, le 
genre, Ie sens, Ies dates d'attestation et Ie nombre d'occurrences, seIon Ies 
sources, de la graphie orÎginelIe anglaise et des formes adaptées; puis, à 



I'intérieur d'un commentaire, nous avons mis en IUILYke ce qui ressortait des 
taHeaux et nous avons décrit les divers procédés d'int6gration des formes 

d'emprunt pour chaque mot. Finalement, nous avons résume ces faits pour 
mettre en évidence les aspects Ies plus pertinents. 

Nous dons maintenant faire le bilan des rédtats à i'aide de tableaux qui 

permettront de degager les tendances observees dans I'orthographe des 

emprunts à l'angIais. 

TabIeaa 1 
Les 40 mots selon Ieur fréquence d'attestation 

1. job : 1411 attestations 

2 . - h  : 1029 attestations 

3, set : 850 attestations 

4. chuin : 865 attestations 
5, boss : 788 attestations 

6. slei@ : 783 attestations 

7. gang : 77'I att estations 

8, bean : 7l l  attestations 

9- hi71 : 658 attestations 

10. wagm : 643 attestations 

11, lunch : 548 attestations 

12. sfock: : 535 attestations 

13, smart : 501 attestations 

14- dnne : 488 aïtestations 

15, coftage : 466 aff estations 

16. canisfer:452 attestations 

17. forentm :4î7 affesfaticms 

18, sfeRk : 416 attestations 

19, wRfciier:395 aff edations 

20. j o b k  : 394 attestations 

2l. peanut : 388 attestations 
22 shrip : 388 atteshti0n.s 

23. poll : 358 attestations 

24, shed : 336 attestations 

25. fmck : 336 attestations 

26. truck : 334 attestations 

27. mat: 318 attestations 

28, loose : 302 attestations 

29. nm : 300 attestations 

30. expss : 300 aitestations 

31. rmgh : 297 attesfations 

3 2  puttch : 2% affestations 

33. €mm : 280 attestations 

34. shop : 269 aifxsktions 

35, baguia : 265 attestations 

36. skck : 264 a€€esfations 

37* groceiy r 258 affeshtions 
38, jack : 248 attestations 

39, &k: 1% at€es€afions 

40,nef: 182 at€es€aüons 



Un premier aspect saute aw yeux de Ifobservateur : la major&! de ces 

mots, c'est-Mire 29, sont monosyllabiques. Duc autres mots sont formés de deux 

syllabes et un sed, cattisfer, a trois sglIabes. Du point de vue des catégories 
grammaticdes, Ia Iiste est surtout composée de substantifk (33 mots); on n'y 

trouve que trois adjectifs (snrarf, loose, mgh), deux fiormes sont la fois noms et 

verbes (jobber et wafcler) et deux autres? nom et adjectif (finr slack). 

Parmi ces 40 mots. 21 réfèrent surtout au monde du travail (job), 
notamment à I'organisation du travail (feam) et aux fondons qui s'y rattachent 

(boss, forematt, waffdier, jobber), aux moyens ou aux voies de transport (slcigh, 
wagon, fmck, express, trfrnrk, drizie, m), à des activités qui en décodent (bngaik, 

stock), et finaiement à des ou* (sfr~lp, jack, net)? B des objets ( d s e )  et a des 

lieux reIiés au travail (shed, shop). Les autres mots ont trait directement ou 

indirectement à la nourriture (bemr steak, peu-, putch, lunch, grocery), a u  

rdations soaaies (chum, gang), ou à des rt!alit& du monde politique (bill, pol2). 
On trouve enfin des mots reliés ['habitation (coftage), 18ameubIement (set)? 

aux vêtements (coaf) ou aux matériaux (tubber) ainsi que Qnq qualificaafs (fun, 

=tfr loose, v@, slack). 

Le fait que Ie monde du travail soit parfiCltIièrement bien repr6sent6 dans 
notre corpus, &bIi au terme d'un processus de tns successifs, est une premiiire 
constatation qui ne manque pas d'intQ&. Les anglicismes qui se sont r&&s les 

pIus firéipenfs sont donc iiés ce secteur du vocaldaire dont on savait qu'il avait 

et6 i'un des pIus Înfiuencés par I'angIais. D'autre part, en considérant Ies 

fonctions et I e s  objefs désignés par ces empnmfs, on peut esümer non seuiement 
p'ÎI s'agit d'emprunts qui ont &té connus par Ies gens du peuple, mais qg'iis ont 

pQi6tré dans Ie hanw du Québec à travers eru, dans Ie cadre de leurs activités 
habitueIIes de tavail; cette remarque vaut en outre, mutatis mutandis, pour la 
presque €O€- des autres mots, B Iflexreption peut-être de b i t  et pan qui 
relèvent du vocabdaire politive. Ces premières condeons, que nous avons 

aperçues au moment O& nous avons commencé no- andyse, nous conf;or€enf 



dans l'idée que no& corpus porte bien sur des mots qui étaient susceptibIes de 
connaître un processus de francisation popuIaire pouvant conduire a une 
adaptation orthograhique, ce qui n'est pas Ie cas gQiQaIement pour Ies mots 
emprunt& par les gens instruits. 

Pour faciliter Ia compréhension de l'analyse des principaIes tendances qui 

va suivre, nous renvoyons au tabIeau, reproduit dans les pages suivantes, dans 
lequel les empflulb (forme d'origine et formes adaptées) sont classés d'après leur 
ordre d'entr6e dans la Iangue. 

Il pourra paraître présomptueux de prétendre degager Ies principales 
tendances dans Ie processus d'adaptation des angliasmes Iexématiques en 

fiançais du Quebec partir d'un corpus aussi restreint D'une part, nous n'avons 

&idemment pas le sentiment d'avoir fait Ie tour de Ia question. C'est pourquoi 
nous pa.1011~ de tendances «observées» etf encore Ià, ces tendances ne sont pas 
toujours nettes; nous avons néanmoins le sentiment d'avoir tep&! des pistes 
prometteuses. D'autre part, compte tenu de la faFon dont nous avons Wli notre 

corpus, par tris successifs, B nous a paru que P h d e  des 40 mots retenus était de 
nature à rendre p0ssfiIes un certain nombre d'obwatim pertinentes. 



1775 exprès 26 
1785 drive4 
1787 rabber5 
1788 tzmœües11 

1870 d 2 2  
1811 sIac28 
1872 ü~clr32 

oiginne 18 
stake 27 

1875 jobber33 
poie9 

1876 468 
M e  1 

1877 bean34 
trocZr 32 
erp-25 

1 8  cette7 
sbck 27 
~0019 

1879 peannt35 
36 

tmck 37 
macher 38 

fon 29 
niagine 18 
waguine 18 
foreman 2 
ru& 22 
shoppe 31 
djaque W 
grcdn'es If 

Chacmc des 40 faanes Cori- en gms dans ie tableau, cst nmémée selm son ordre d'apparitioa; Its 
f o n a w P d a p h d w k ~ f o ~ d ' m - * ~ s m v i c s d m ~ ~ q p t ~ i t ~  



' 2930 tchum 4ü 
formanne 2 

troc 32 I *-l 

1931 tchomme 40 
Ionnrdie 2l 
djobbeur 33 
&&de 19 
timme3€ 
djac 13 
wnn'che 3 
m b k 5  
robber5 

1932 ouatcheur 38 
caue 20 
tirne 36 
bargrtinne 15 

1934 foremane 2 
1935 siée8 

roff 22 
1936 smatt25 

smat 25 
1937 ouâguine 18 

1.1. La fiéquence des formes d'origine anglaise par rapport aux formes 

adaptées 

Dans I'ensembIet Ies fornies originelles sont affesfks plus souvent que Ies 
formes adaptees, comme YiIIu&eI dans Ie tableau suivant, Ie pourcentage 
d'occurrences de ces formes d'origine par rapport au totd de toutes Ies 

occurrences des Vanantes ( h e  d'origine c variantes) pour chaque mot : 



Tableau 3 : Pourcentage des occurrences de Ia fwne d'origine par rapport au 
total des occtmmces, par ordre du nombre d'oc- 

Sf iq  (388 WC) 48,1896 

peanztt (388 occ) 5933% 

poll (358oCc) 9437% 

shed (336 occ) 85,1196 

W c k  (336 WC) 89,291P0 

frack (33Q occ) 76,13% 

coat (318 WC) 9û,88% 

loose (~Mocc.) 2132% 

rutl (300 -1 693% 

expnSS (a WC) 83.66% 

rmgh (297,) 67,6776 

punch UBQocc.) %S3% 

feam (200 occ) 74,2076 

shop (269 occ) 8327% 

&mgah (265 m.) 873% 

dack ( 2 6 4 0 ~ ~ )  8739% 

groccry (258 -1 72m02 

jack (248 occ) 93,14% 

abber (1960~~1) 78m 

nef (182 occ) 90,160 

Nous remarquons aussi que Ia Wqpence du pourcentage d'occurrences de 

Ia forme angiaise par rapport ceüe des formes adaptées n'est pas liée au nombre 

totd des attestations des emprunts; ainsi, I e s  formes d'Origine job et nef (premier 
et dernier mots du tableau) représentent a peu pres Ie même pourcentage d'affes- 



tations, tandis que ~~t l i s fe t  et d ~ v e ,  situes au milieu du tableau, n'en 

representent respectivement que 1,33% et 8,6û%. 

La ledure des résultats du tabIeau suivant? par ordre de pourcentage, nous 
fera constater d'abord qu'un des emprunts (coftage) ne subit jamais de 

modification à récrit, tandis que ciertainks formes d'origine sont pIus ou moins 

concurrencées par des formes adaptées et que d'autres connaissent une 

adaptation pous& (par en, smart, toose, drive et anister) : 

Tableau 4 
Pourcentage des occurrences de la forme d'origine par rapport au total des occumnces, 
par pourcentage 



1.1.I. Les emprunts pour lesquelts la forme d'm*@e domine 

Nous avons cherché à voir si, dans le cas des mots n'ayant pas ou ayant 

peu de variantes orthographiqyes, il pouvait y avoit des expIicatiom communes, 
par exempIe pour les 14 mots qui représentent 90% et pIus du totai des 

attestations : cottage, stock bil2, boss, lu&, punch, pull, fbnnum, slkij, steak, 
coat, jack, job, net. 

II semble bien que, dans six de ces cas, I'influence du ka..@ de France a 

pu jouer quant au maintien de la graphie anglaise : on relhe en effet les mots 
cottage, stock, bill, punch, steak et nef dans des dictionnaires fiançais à peu prb 
ii Ia meme époque que celIe de leurs premihes attestations au Québec Le 

premier de ces mots, cottage (1850), est le seul, parmi les 40 empmnb, à ne pas 
avoir de variante orthographique; le Eut qu'il soit relevé sous cette orthographe 
dans des dictionnaires de France depuis Le milieu du X W  siècle est 

ceifaùiement un facteur prendre en considQatio~1 Quant à stock (lm), il est 

entre en français vers Ia fin du XIXe sigde; bill est un archaïsme francpis devenu 
un n6oIogisme anglais. Plarch est égaiement atteste en français de France au 
moment ot il est reIev6 au Québec Finaiement, steak (1859) et nct (1831) sont 
respectivement attestes dans les dictionnaires fiançais depuis 1894 et 1891. 

Pour ce qui est des 8 autres mots, dihlQentes raisons peuvent expliquer Ia quasi- 

absence de concurrence pour la forme d'origine- La domination des h e s  pou 
et sleigh est peutee  due à Ieur dihFusion par Ies journaux au me si&& dans le 
cas de CO&, le grand nombre d'attestations dans Ies sources m ~ g c i i s t i ~ e s  a 

pu conhiuer a la stabilii6 de Ia forme angIaise. D m  Ies cas de boss et-Crnnn, 
Ieur graphie anglaise permet déjà de tendre compte assez bien de Ia fiçm dont 
on les prononce en lÎan@s du Québec. En ce @ concerne job, i'uülisation des 

Iethes di pour rendre Ie son [djJ amait paru peu conf9rme à Ia graphie du 

fiançais: à pteuve,des mots bien adaptés, comme jobbe ou job* ontr eux 

atm& conserve Ieur finitid. WaiZIetrrsr Gendron (1%7, p.60) avait déjà obsezvd! Ie 



fait que Ies mots m o n ~ ~ a b i q u e s  qui contiennent une mi-occlusive, comme job, 
s'intiigrent comme tek sous Ieur forme d'emprunt, 

1.12 Les empmnts pour lesqueIs une des formes adaptées domine ou tivre 
conciirrence à la fonne drorÎgine 

La proiifikation des formes adaptées de certains emprunts indique tant6t 

Ia faveur cp'elles connaissent dans certaines sources (notamment Les sources 

Iittéraires et Ies joumaux humoristiques), ou à cerfaines 6poques (par exemple, 
I'6po9ue jouahsante), tant6t une h6sitation entre une orthographe pIus confiorme 
aux sons entendus et la graphie d'origine. 

Étudions maintenan€_ les mots du tableau 4 dont le pourcentage 

d'occurrences de la forme d'origine par rapport au totd des occurrences est 

moindre que 50%, c'est-à-dire Ies 6 derniers mots: sf rq ,  jobbtr, snart, l m ,  

drr've et caniSferet. 

La plus grande anaennete des variantes jobbeur et sfruppe par rapport 
aux formes d'origine jobhm et shnp est peut-être un ficteur qui a favorisé la 
forme adaptée : 

Tableau 5 
Remières &tes d'attestation et nombre d'occumoces de j w  et par rappoa 
aux formes d'emprunt jobber et s@qp 

Forme adaptee ta p b  *ente forme dkigine 

jobbna (1861) 1340ccutrenœs j o b k  (1875) 170 occurrences 
sfrappe (1807) 1 4 7 m c e s  sfnip (1813) 187-ces 

Par contre, Ia f?&qynce dans Ie temps de Ia variante par rapport à Ia 

forme mVgineile n'a pas b u j ~  comme cmoIIaire Ia pItis grande ancienne de 



cette variante par rapport à la forme d'originer comme I'indipent les premi&es 

dates d'attestation des quatre autres variantes, plus &entes que la forme 

d'emprunt; mais pourtant plus héquentes : 

Tableau 6 
Premières dates d'attestation et nombre d'occurrences de c d s t e r ,  Wve, h s e  et mait 
par rapport aux formes d'empnmt catùdm, h v e ,  bosse et smat& 
Forme adapbk la plus Wquente forme d'origine 

i 

cadiitre (1806) 2240cmces  anisfet (1799) 6 occurrences 
d m e  (1882) 445occurrences drive (lm 42oc(~~rrences 
Imse  (1873) 2270ccurrences louse (lm) 65occurrences 
snratte (lm) 134occ~ences ~liflltz (1852) 133 occurrences 

En ce qui concerne ces six variantes, d e s  sont probabIement toutes en&& 

dans la langue par I'intenn6diaire de travaiIleurs; i'ignotance oii ceux-ci etaïent 

de Sorthographe des emprunts a d'abord amen6 une prononciation bançaise des 

mots anglais- L'influence de la prononciation semble donc &re un phénomene 
pIus important que I'anaennete d'une forme par rapport son adaptation 

graphique- 

Dans Ie cas de  luose devenu lmrsse, Ia diphtongue angIaise s'est conformc5e 

au modae phonétique québécois, d'où Ia monophtongaison, puis I'owerture de 
ta voyelle, entrahant a L'&rit Ie remplacement des Iettres w par ou pour 

correspondre au son entendu. De même, on peut rattacher la forme SlltRffer 

r6suitat de i'absence de prononciation du [RJ de smart, une tendance franco- 

canadienne (Gendron, 1940, p. 42). Cette m e n c e  de la prononciation sur la 

gapke a joué aussi pour dnioe : Ia diphtongue [a!J de drioe, repr6smtée par Ia 

Iettre i en anglais, a d'abord amen6 une adaptation phonétique, puis Ie 
remplacement à l'écrit du i par un a. Quant à canisfre, de nombreux exempIes 
montrent que I'adaptation de la W e  angIaise fcr en he se Eiit natu.dement 



1.2. La fSquence des emprunts déjà attestés en franw 

II convient de revenir sur Ie rapport qui peut exister entre le maintien de la 

forme d'origine des ernpnmts et le fait qu'un angIic5sme soit dejh atteste en 

fkanqais. Nous avons vu que, pour les emprunts qui étaient teIev6s dans le 

fiangais de France au moment de leur entrée en fiançais du Québec, ou qui y sont 

attestes pour la première bis peu pres à Ia même époque qu'en kançais de 

France (6 des 14 premiers emprunts), on notait à l'&rit très peu de variantes dans 
le français du Qu&ec. 

Le tabIeau suivant, auquel s'ajoutent trois autres emprunts (dtive, express 

et W c k )  par rapport a w  six déjà énumérés, confirme I'inûuence de I'usage de 
France. Si on compare les premiétes dates d'attestation des anglicismes du 

corpus 3 celles des emprunts qui sont 6gilremerrt attestés en fiançais, on remarque 
que ces derniaes sont, dans Ia majorite des cas, plus anciennes et que le nombre 
d'occurrences de Ia forme d'origine en hanqais québécois depasse ceIui des 

formes adaptées : 

TabIem 7 
Premières dates d'attestation des emprunts déià attestés en fiançais 

Forme d'origine attestation nombre d'occ nom bm d'occ n o m k  
et attestation au Québec en franpis de la forme d'origine des variantes de v u h t e s  

648 occ 

466 occ 

3?0cc, 

251 occ 

164 occi 

125 occc 

97 0cc 
388 occ 

529 oct, 

mocc 

3 variantes 

/ 
1 

5 variantes 

2 variantes 

3 vananantes 

2 

6 

3 varhntes 

5vact0antes 

On note que ncf, steak et stock sont rdevés un peu p b  tard en France 
+u Québec, mais qu'ils y sont quand même attestés pour Ia premiernière fois au 

MXCsiecIe. 



De hçon gQiQale, on peut donc dire que Ia graphie angIaise a tendance a 
se maintenir si eIIe est déja attestee en hn@s ou si d e  est relevtie dans les 

dictionnaires fi:an@s peu près à la même époque que 1'emgmmt qyWois. 

1.3. L'infIttence de l'ancienneté sur la stabiIif4 d'une forme : 

1.3.1 En prenant en compte toutes Ies époques 

Analysons d'abord un tableau (tabIeau 8) Uustrant les premi&res dates 

d'attestation, regroup&s par tranches de 25 ans, de toutes les formes adaptées. 
Ce qui se degage h première vue, c'est I'augmentation gradueIIe du nombre de 
variantes ii partir de 1775 (le phénomène d'anglicisation ayant commencti vers 

1760, avec la Conquete) jusqu'h la fin du X K  siede; puis, suit une Iég&re 
diminution dans Ie premier ~ a r t  du M(e siMe, et, findement, arrive la période 
Ia pIus Hconde (1926-1975), qui comprend Ies a d e s  1930 et 1970 dont nous 

avons souvent reman@ Yimportance dans l'andyse du corpus. 

En second lieu, nous notons pdois une abondance de formes adaptées 

pour certains mots d'emprunt à I'intQieur d'une pQiode de 25 ans; ainsi, nous 
notons que 8 des 19 variantes de I'emprtmt slei@, attestées de 1800 1950, sont 

concentrties entre 1826 et 1850, ce qui paraît traduire une ciifficuit6 partidère 

qu'on a eprouvee a &rire ce mot qui entrait alors dans Ia langue. La forme 

angiaise SE@ est pIus stabk, comme le confirment Ies nombreuses attestations 

de cette variante dans Ies journaux (environ un tiers des occurrences). 

Nous remarquons aussi un am?€ dans Ia suite chronoIogique des 
attestations de certaines formes adaptw par exempk, même s'il n'y a pIus de 
premières affestatiom des formes adaptees de anis fer  après 1895 jimpfau 

miIieu du sÏikIe, Ia majorité d'entre desi étant reIevées de 1775 iî 1895, on en 
rd&ve encore quatre autres entre 1951 et  1982, aprh une interruption de 
chqyante ans. 



Tableau 8 
Remiiires dates d'atiesîaiion ( r e g r o ~  par tranches de 25 aos) de toutes Ies formes 

-- 

L e s  u f a m r r ~ k p w  Impaitrntes~cnpdiiurIctpMtillt,  



m p e d  nut 
p"P 
P1m- 

aûappe 



FinaIement, un fait remarquable concerne I'epoque où Ies douze 
formes adaptées les plus importantes sont altesfées pour Ia premih fois, c'est-à- 

dire Ies six qui sont p h  ftéquentes que Ia forme d'Origine et que nous avons déjà 
comment&s au point 1.12 (sfrappe, jobbclrr, srnnffe, lmcsse, drave et cnnikfm), et 
six autres variantes (&chet, ronne, a@?, bni>re, pinotte et mapine) qui 
con~encent  la forme d'emprunt quant h Ia Mquence- Ces douze variantes sont 
toutes relevées pour la première fois entre 1807 et 1929, ce qui indique 
Enportance de cette période de près de 125 ans en ce qui a trait Ia pénetration 

dans I'usage des formes adaptées. . 

Vérifions, & l'aide - des premières dates d'attestation des formes 

d'origine, et, pour chacune $des, des deux formes adaptées qui ont le plus 
grand nombre d'occurrences, si l'apparition antérieure d'une forme d'origine est 

importante par rapport la forme de cet emprunt qui va dominer; Ies 12 

variantes qui concurrmcent fa forme d'emprunt, mentiom4es ci-haut, sont 

d g n é e s  dans Ie tableau 9. 

Pour Ia plupart des mots qui ont garde la forme onginde de 

I'emprunt, notamment I e s  14 mots pour Iesquefs cette forme représente pIus de 
90% des occurrences (voir Ie tabIeau 4), la date de premiére attestation de la 
variante Ia phs importante apparaît plus tard que c d e  de I'empnrnt. Par 
exemple stock (1835)r qui représente 98,8796 du total des affestatiions du mot, est 

attesté un s k i e  avant sa variante la plus impOaanCe, &que (1 943); de mhe,  on 

constate que hi, reIevé pour Ia premike fois en 1765, n'a que deux variantes peu 
affestées dont la pIus ancienner brillé, appamit beaucoup pIus tardr en 1832 



Tabieau 9 
Premières dates d'attestation de chaque emprunt comparativement à Ia première date 
d'attestation des deux variantes les plus fréquentes 
FORMES D~EMPRUNT 

II sembIe donc qae, plus t'&art chronoIogique est grand entre la date 

d'attestation de Ia forme d'origine et sa (ou ses) variante(s)), moins ii y a de 

possÏbiIÎfés que les bmes adaptéès Simpost3nt Par exempIe, la forme angIaise 



&u@n (1837,232 occ.) est plus ancienne et aussi beaucoup p1us fréquente que 

ses nois formes adaptées Ies plus importantesr bagRme (1895,13 occ.), bag& 
(1894, 7 occ.) et baganc (1888,5 occ), qui sont les trois s d e s  h ?tre d'abord 
attestées au MXe siècle; Ies 6 autres variantes, bagugnet bapmr bawne, 

ba-, bu+ et batguenner gui sont toutes apparues au XXC SiMe, ne sont 

attest6es qu'une ou deux fois chacune. 

Cependant, le fait cp'une orthographe soit attestge avant une autre ne 

signifie pas qu'de va dominer. Si nous revenons aux 12 empmts dont les 
variantes sont les mioeux attestees par rapport aux formes d'origine, nous 
constatons que, dans IO cas sur 12, les variantes sont attestées pour la première 
fois après Ia forme d'origine- Le tableau suivantI où la date Ia pIus &enne de 
chaque forme a éte çouügnée, iIIustre œ phénomène : 

Tableau 10 
Dates d'attestation des 12 formes adaptées Ies plus fréquentes par rapport aux formes 
d'origine 
Formes d'emprunt Formes adaptées 

i 

drive 1785 
an- 1799 
drap 1813 
wagon I&U 
rmgh 1849 
Coose 1851 
jobber 1875 
beRn 1877 
pealtuf 1879 
ma 1880 
s ~ R ~ Z  1899 
wRfciut 1879 

OR ne peut donc pas affirmer que fa plus grande anciennettE d'une variante 

garantit sa stabili€& Par exempler Ia fonne d'emprunt peRtltIffl qui est attestée 

Iongtemps avant sa varÏanfe Ia plus firécpen&, piizpiiiofa, es€ n&mnoins dépassée 
par d e c i  qant la &&pence dans Ies jouniaux humorisfipes, dans Ies  4tudes 

et en Iifférature. De même, kar atteste d&s 18T/, a été suppkW dans Ies sources 





52 V- 
.tectiamm 
chomm 

*mgonne 
w = F  
-ginne 
dgriin 
wagaine 
oudm 
ouâguinne 
w=guimie 
-g"l 

idrav 
wimnhe 
cannh 
canniœ 
~~ 
wouatcher 
watcheuw 

mdjobk 
v- djober 
jubber 
j o b  

@bbsse 
~deight 
estoc: 
stoque 

asmath 
  mie man 
tikmane 

esteaqye 
stek 

.waiSher 

.chope - 
diop 

estime 
arcme 
ronn' 
douce ' 

Iouss 
wubbetrre 
nibbeur 
.phonne 
4inm 
.di@ 

epwn= 
. c h d e  
'&a8iie 
@ d m  
.slac. 

II faut cependant soutigner cp'aucune des 52 variantes attestées pou. Ia 
première bis dans Ia @ode joualisante des années 1970 ne s'est fixée dans 
L'usage, On doit donc ccmdure que cette pQide a &té M e  pour ce q@ est de 



l'adaptation graphie des angIicismes, mais que ceffe explosion de formes &tait 

nourrie par l'imagination des auteurs, sans rappor€ avec rusage réeL 

Pour conclure sur le kcteur de I'anfériorit~ chronoIogquer il semble que le 

XtXe tilde et le premier tiers du M(" çiècie ont ét6 des périodes marquantes; si on 

se Iimite au MC sikie, on doit reconnatiie que la pQiode de 19ûû-1929, d'où 

proviennent les prerni&es attestations de fotmes adaptees qui se sont fixées 

(rtmne, pinoffe, fr~que, s m d z  et bime), paraît beaucoup plus significative que 
i'6poque joualisante, même si cette dernibe a foumi un très grand nombre de 
variantes. En ce qui concerne Irentr6e des anglicismes dans Ia langue, le XDC 

mede a cependant et6 la période princïpafe- 

Une autre fapn de lire ce corpus serait de considérer que le processus 

d'adaptation se divise en deux phases. La premiere est caract&is&e par une 
hancisation spontanée, souvent par des gens connaissant ma1 PangIais; la 
deiwbne illustre une &ancisafion consciente par des personnes ayant une 
meilleure connaissance de I'angiais- Dans cette deuxième caMgorie figureraient 
Ies auteurs des chroniques humoristiques de Ia fin du WC siède et des annees 

1920 et1930; on note que Ia francisation consciente est encore plus manifeste avec 
Ia Iifferature joualisante. Par ailIeurs, Ie maintien dans rusage de certaines 

variantes ne paraR pas lié une forme de ftanasation parfid&re: I'une et l'autre 
de ces deux tendances ont dom6 Leu à des formes qui se sont maintenues 

(exempIes de francisation spontanée: canisfrc, struppe, wagRinr, lousse; 
exemples de fknasation consciente: bmer p'nofte., fzaque). Que la 

iifférature jouaIisante n'ait pas réussi B imposer des b e s  dexpiÏque sans doute 

par Ie fGt que, dans les d e s  1960-1970, le processus de ftancisation 

orthographique était devenu miposs%Ie 



1.4 Lr;iauence des sources 

Au cours de la période qui s'étend de Ia Conquête ii I'époque acfueIIer les 

sources t6moignent de Ia hçon dont les emprunts à I'angIais sont entrés dans Ia 
Iangue. Nous venons de voir I'importance du X W  siecle en ce qui a trait A 

I'emprunt des anglicismes au Québec : Ia vie économique est contr616e par les 

AngIais et les observateurs du Iangage notent la p r b c e  de mots angIais, ualisés 

d'abord dans le milieu du travail (druve, fomnrm, jobbmr gang, etc.), puis 

assimiI6s par la langue commune. D'autres facteurs, comme Ia diffusion de 

journaux bihgues (par exemple, Ia Gazelfe de Qwiibec), dont la traduction est 

souvent dgfiaente, Ie mode de vie angIo-saxon aùW que Ies contacts entre Ies 

Quebécois qui se sont établis dans le nord-est des Étabunis (18504930) et la 
parent6 restge au Québec, contribuent egaiement h faire entrer des angiitismes 

. . 
dans I'usage qu6b6cois1. 

Seion Ies &poques, certains types de sources paraissent avoir exercé une 

infIuence pIus ou moins forte sur Ies variantes graphiques : par exempIe, dans 
des sources telles que les archives ou Ies chroniques humorisücpes dans les 

journauxr surtout dans Ies annges 1930, on tend adapter I'orthographe a Ia 
prononciation. Les ouvrages m6taIUiguistiques ont aussi rendu compte des 

formes d'origine et des formes adaptb, notamment de 1880 h 1914, PQiode où iI 

s'est pubiié une douzaine de Iexiqyes ou @ossaires sur Ie fianpis qy&cois. La 
Iangue des journaux a 6g;Ùement contrih6 B diffuser Ies mots angIais et Ieurs 
vaxiantes, Finalement, on note de nombreuses formes adaptges d'angficismes 
dans Ia Iith?rature de la @ode joualisante des années 1910. 

L'infIuence plus grande de cerfaines sources se réfièfe dans Ieur in6gaIe 

réparfition par rapport aux premiers relevés des mots anglais de ce corpus, 



ConsidQons d'abord le cas des formes d'origine des emprunts, regroupées dans 
Ie tableau suivantz 

Tableau 12 
Sources des premières attestatons des 40 formes d'origine 

De 1765 a 1835, les premières attestations de 14 des 40 mots angIais 
proviennent uniquement des journaux neutres et des documents d'archives; au 

totai, de 1765 ik 1907, on trouve 673% des premiers reIev6s des 40 mots dans ces 

deux sources (373% dans des journaux neutres et 3% dans des archives). II faut 
toutefois mettre ces résultats en rapport avec les dates d'attestation, car les 
joumaux et les archives constituaient les principaux documents 6cnts au Québec 

a Ia fin du XWile sÏWe et au début du siecIe; Ies autres sources, c'est-&-dire 

les &tudes (1% des attestations), les sources iifféraires (7376 des attestations), Ies 

journaux humorisbipes (7,5% des attestations) et les sources m6taIinguistiques 

(73% des attestations) n'ont cornmenc6 vraiment se d6veIopper q i  la fin du 
X K  si&cIe et au X)(a siècIe. Les documents d'enquête étant encore plus récents, 
on n'y tnnme aucun premier relevé des formes #origine. 

Cependant, si I'on consideire les sources des premières attestations 

d'une s e d e  finme d'orÏgh- wagonr et de ses 28 variantesr on constate que la 
réparfition des sources s'y fait de kgon d i f f e t e  de celle qyi est ilIusfLée dans le 



TASLEAU 13 
Sources des premières -011s de w u g m  et de ses variantes - 
ARCHLES SOURCES ENQUEfE L ~ ~ W U R E  

Dans ce tableau4, on note de nouveau I'importance des doctll~lmb 

d'archives d'ot proviennent 9 des 28 premikes attestations: la premigre 

attestation de la forme d'origine angIaise wagon, ceiie de wa-, la forme 

adaptee Ia plus importante, ainsi que d e s  de sept autres variantes. Les journaux 

neutres, par contre, perdent de Ieut importance: en effet, A l'exception du premier 

relevé de waggun, aucune des 26 autres formes adaptks n'y est attesîée pour la 
première fois. Par aiIIeurs, de nombreux premiers reieves de formes adaptees 
sont présents dans des sources métaiinguistiques et Iittétaires de m?me que dans 
des documenfs d'enquête des années 1970. 

Les sources Ies plus marquantes des premières attestations des formes 
d'origine sont donc diff6rentes de c e k  des formes adaptées, du moins en ce qui 

concerne Ies premiers relevés des variantes de wagon. Le tableau qui suit, 

présentant Ies sources des premières attestations des 40 formes adaptees Ies plus 
k%pentes, montre q$il en est de méme pour toutes Ies variantes des 40 mots 

anglais; les joumaux humoristiques, notamment, y prennent la place Ia pius 
importante en ce qui concerne Ie nombre de nouvdes formes. 

Cependant, nous devons d'abord souügna q e  neuf des duc premières 

attestations provenant de joumaux humorisfipes sont reIw&s dans un s d  

j o d ,  Le Gbgk oa &&ner sf*picc, est estaesfée dans fa chm~cpe humoristi~e 



Nétyme du j o u d  La P-). A part Ia présence remarquable du Goglu, un autre 

fait signaIer conceme Ies dates d'attestation dans les journaux humoristiques 

qui se situent toutes entre 1918 et 1932, œ qui iilustre de nouveau I'importance de 

cette période par rapport B la diffusion de nouvdes graphies. 

Tableau 14 
Source de la première attestation de la principale variante de chacun des 39 ernpnmts' 
JOURNAUX SOURCES ARCXIVE LSITÉRATURE JOURNAUX 
~~miloium~ms ~ALINCUISTIQUES NEUT~ES 

Par aiIIeurs, des documents d'archives, des ouvrages 

m6ta[inguistÎques (SPFC, GPFC, Dionne, Uapin, Didmnaire des burbmhes. .  ., 
etc) et des sources Iiff6rai.e~ auraient exerce une influence encore pIus forte que 

Le wu quant à I'integration de nouvdes graphies, si I'on se fie aux sources des 

premières attestations des brmes adaptées qui se sont  fixées dans I'usage (Ies 12 

variantes dont les formes adaptées sont Ies plus attestées sont soulign6es dans Ie 

tabIeau). 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que hfiuence des sources 
varie sdon Ies époques : par exempIe, les graphies Ies PIUS anciennes sont 
principalement reIevh dam des documents d'archives et des journaux neutres. 

Toutefois, I e s  documents d'archives sont également Ia source de foines adaptées 
parmi Ies plus stables, comme Ie sont certains ouvrages mt!talinguiSaques et 

certaines sources Iittéraîres ainsi cpe, dans une moindre mesurer Le Gogh- II 
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convient cependant d'étudier p1us en détd I'hportance de chaque source en 

rapport avec Ies graphies. 

1.4.1 L e s  documents d'archives 

La majorité des 40 mots 

prerniike fois au cours du X W  siècle. 

souvent, sous leur forme d'origine 

angIais de ce corpus sont attestés pour la 

II k& donc pas srrrprenant de les relever 

ou sous forme de variantes, dans des 

documents d'archives (30% des premières attestations des formes d'origine et 

7,95% des premières attestations des 39 formes adaptées Ies pIus fréquentes). On 
trouve égaiement dans ces sources des hrmes adaptees qui témoignent d'une 

volont6 d'adapter i'orthographe à la prononciation et qui, parfois, sont devenues 
fiequentes dans I'usage, comme c ~ t l i d m  (1806), sfrappe (1807)' wagicine (1859) et 

fraque (1914). 

FmaIementr une autre carac€t!ristique des graphies relevées dans 
des documents d'archives concerne la m~comaissance de i'orthographe que 
certaines d'entre d e s  ilIustrenk par exemple, les nombreuses varÏanfes de sleigh 
(cekr sele; sleigt, selngh, etc.) qui sont attestees dans ces sources. A ce sujet, il 
faut noter que Ies actes notaries ou Ies inventaires de biens n'étaient pas toujours 

- 6 i t s  par des notaires instruitd. 

Donc, les graphies relevées dans les documents d'archives se 

distinguent souvent par Ieur anaenne€t5r parbis par Ie in  ofiographe originak 
et, findement, par la stabiiité de certaines des formes adaptées qui y sont 

relevées, 



1.42 Les journaux neufres 

Un grand nombre de mots anglais sont attestgs dans les journaux 
neutres, ainsi nomm6s dans notre &tude pour Ies différencier des journaux 

humoristiques. On y rekve en effet 373% des premières attestations des 40 

formes d'origine des emprunts et, notamment, les graphies les plus anciennes: 
entre autres, bill (1765), foreman (1765) et punch (1768) sont attestés dans La 
Gazette de puébec, un média qui a été Ia source de I'entrée d'anglicismes dans Ia 
Iangue, notamment à cause de la pubfication d'avis officiels de i'adminisfration 

angIaise ( d b  1764), souvent mai traduits en français. 

Par ailIeurs, une recherche pIus poussee nous permettrait de 

vérifier dans quelle proportion les journaux neutres ont, à des époques pr&ises, 
priviI6gS Ies formes d'origine angIaise par rapport aux formes adaptées et, ainsi, 

contribut5 a i'int~gration des mots anglais sous leur forme d'origine. En effet, la 
grande difhision de ce type d'ecrits a pu aider à Ia stabiiite de certaines graphies 
d'origine, comme pou, dont 52 des 124 attestations sont reIev6es entre 1807 et 

1890 dans des journaux, ou cottage, dont la majorité des rdevés (373 occ./466 

WC.) proviennent des annonces dassées de périodiques. 

1.43 Les joumaux humoristiques 

Les journaux humoristiques se distinguent des joumaux neutres 
par Ie grand nombre de firmes adaptées qui y sont attestées; on y trouve 10 des 

premières formes adaptées des 39 emprunts qui se sont prêtés h œ processus, 

coffage ne presentant aucune variante orthographique (voir le tabIeau 14) 

comparativement à trois des premiers relevés des formes d'origine (voir Ie 

hbIeau 12). La forte présence du j o d  Le Goglu est manifesfe dans Ie tabIeau 
suivant où nous pretisons les noms des journaux hu.morisfiques, ou des 



chroniques humoristiques, dans IesqueIs des fiormes d'emprunt ou des variantes 

tris Mquented ont 6te tdevees pour la première fois: 

Tableau 15 
Premiers relevés, dans des sources jodst iques  humoristiques, des formes d'origine et 
des formes adaptées les pius fréquemment attestees pour chaque empniat 

FORMEÇ D'EMPRUNT FORMESAD- 

gang 1837, la Fnfasqur st@e 1918, La P-, pbirrnea 1882, Le orai Cattard 
tmck 1879, Le orai Canmd mF 1929, Le Goglu 
wa t e k  1879, Lc mai caM1.d ovatfkrr 1920, Lc Goglu 1930, Le Goglu 

bine 1929, LeGoglu froc 1930, Le Gogh 
djobbe 1929, Le Goglu p a n f &  1931, Le Goglu 
fmar 1929, Le Gogiu r o b k  1931, Le Gogfu 
b u t t e  1929, LeGoglu 
lonnr& 1930, LeGoglu 
h . 0 ~  1930, LeCaglu 
djac 1931, Le Goglu 
tin!e 19a LcGodu 

Le Goglu illustre - . I'esprit non conformiste et Iudique de ses 

redacteurs, ainsi que Ieur voIont6 de surprendre et même de provoquer, dans Ia 
manière dont ils exploitent la Iangue popuIaire, notamment dans les adaptations 
graphiques d'anglicismes. En 1930, cet hebdomadaire humoristique et  satirique a 
ét6 tir6 a 85 000 exempIaires, ce qui en indique la popuiaritts et peut expIiquer Ia 
Iarge diffusion des nouvelles graphies qui y ont 4té rdevees. Publié de 1929 à 

1933, puis de 1946 1947, ce journal anüIi'bQaI (financé par le parti amsemateur) 

et antisémite rnontr6aIa.i~ tut fonde entre autres par Adrien Arcand2. Peut-être ne 
peutan pas affirmer que ce joumd est l'origine de la difhision des variantes, 

mais on peut au moins reconnaître qu'iI a traduit une tendance delle; cette 

remarque vaut aussi pour I e s  aufres jotunaux humorisfi~es. 

Dans le tabIeau 15, on note que d'autres PQiodiques humonstipes 

livrent également les premiers relevés de variantes: Le Vrai Gmmd (1879-1881), 
dont Ie nom changea d'abord pour ceIui de Grognard (1881-1884), puis pour celui 
de Vidon (1886-1888), ainsi que Le Fmrfaspe (18374849) et Ia chronique 



humorisfique N&yne du journal La Prasee Finatement, sans ?tre la source de 

premières attestations, Ie j o u d  Le Fmceur (18781879) et la chronique En r h t  

m boule (La Presse) reviennent souvent quand on fait Ie rdw6 des occurrences de 

formes adaptees dans Ies journaux humoristiques. 

Comparativement a w  journaux neutres, plus conservateurs, Ies 

journaux humoristiques ont donc fait une Iarge place Ia langue parlée, en 
illustrant i'influence de la prononaation des mots an@& sur leur graphie. 

1.4.4 L e s  sources m ~ g u i s t i q u e s  

L'iduence des sources m4taiinguistiques ne s'est pas hitee  

reprendre des formes d'emprunt l'anglais et des variantes qui étaient ddjà 

attestées dans d'autres sources: les premières attestations de certaines variantes 

sont en efkt rdevees dans des glossaires ou des dictionnaires. En consuitant de 

nouveau les tabIeaux des sources des premières affesbtions des formes d'origine 

et des formes adaptées (tabIeaux 12 et 14), nous notons que Ies premÏers releves 
de trois mots d'emprunt, slack, na et h, ainsi que ceux de sept variantes 

adaptées proviennent d'ouvrages m&alinguistÎques. Le fait que ces formes aient 

éte introduites dans des ouvrages métaluiguistiques avant de figurer dans 
d'autres sources peut avoir eu une influence sur leur stabiIit& par exempIe, trois 

des formes adaptées qui sont attestées pour Ia première fois dans des sources 

métahginstiques se sont f i x h  dans h a g e  (iI s'agit de rqfke, rrorm et pinofte). 

Cette influencer notamment sut les formes graphiqyes qui ont subi 
des hansformafions par rapport aux formes d'originer a pu varier sdon Ies 

époques. On peut tenter de la cemer en comparant les dates des premiers rdwés 
des l2 fornies adaptées les pIus importantes dans I'une ou L'autre des sources et 

les dates des premières attestations des memes formes dans Ies sources 

m~gri i s f igues :  



Tableaa 16 
Comparaison des dates des premiers relevés des 12 principales formesr dans des 

* .  
sources variées et dans des sources métaiinguishques 

Variante 1" date d'attestation 1" date d'attestation 
soutces vanvanées sources m é t i l i n ~ q u e s  

lû67 (Gingras) 
lm @unn) 
1x4 (B1ancha.d) 
1894 (Crapin) 
tûûû (Caton) 
1913 (BIanchard) 

1894 (Ciapin) 
1909 @iome) 
1914 (Ligue des droits du h @ s )  

1930 (GPFC) 
1930 (GPFC) 
1949 (La Fouette) 

Cinq des six premières variantes du tableau sont attestées dans des 

sources m6taIinguistiques plusieurs décennies après leur première attestation 
dans une autre source; puis, la fin du XE? siède et au début du XXe siecle, Ies 

premières dates d'attestation de rofe, _- nnne et piitutte proviennent de sources 

m6talinguistiques; haIement, les trois dernihes variantes du tableau sont 

rdevées dans des sources m&din@stÏques peu de temps aptes Ifavoir et6 dans 

une autre source. Malgré le faibIe échantilIomage du tableau 16, on constate 

toutefois qu'au cours du me siècle, les auteurs d'ouvrages métdinguiküques 

ont, en génQai, tarde attester certaines formes adaptées dej& rdevees dans 
Yusage; puis, à Ia fin du X E e  &de et au XX siécle, les premieres dates 

d'attestation dans d'autres sources et dans les sources métaIinguisüqyes se 
rapprochent, ce pi correspond a I'epoque du d6veIoppement de Ia lexicographie 

québ6coÎse, un grand nombre de répertoires Iexicographiques ayant &té pubIiés 
de 1W à 1914- 

Quant I'Muence que Ies sources m&taünguisticpes ont pu avoir dans 
Ia diffusion de c-es graphies, d e  s'est manifesf6e de diff;érentes fi~ons, 

comme en témoignent,- entre autres, Ies formes adaptes de rot(@. Par exemple, 
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le fait que la première attestation de m*@ ait été rdevée dans une source 
métalinguisüique (Uapin), avant de Y?tre dans une autre somce, a pu contnker 

à sa stabiIît6 dans Ie temps; par contre, l'absence, dans Ies sources 

m6taIinguistiques, de certaines variantes, pourfant représentées dans toutes les 

sources, comme mf -- (rote@), a pentatre eu comme consé~ence l'existence 

ephernere de celles-ci, quand ces formes detaient pas populaires dans I'usage. 

Donc, comme dans Ie cas des journaux htrmoristiques, on pourrait conclure que 
les oumages métalinguistiques ont et6 influents dans la mesure oti iIs 

traduisaient une tendance réelle* 

De nombreux autres exemples illustrent la disproportion entre le 

traitement réservé aux formes d'empnmt et aux formes adaptées dans Ies 

ouvrages rn~talinguistiques; la majorité des auteurs de glossaires, de 

dictionnaires ou de chronicpes Iinguisaques cités dans cette étude ont peut-être 

eu tendance ii prim[&gier la forme d'empnmt. Par exemple, m?me si Ie nombre 

totaI d'attestations de sfruppe (147 occ) est p r q e  a d  éIevé que d u i  de sttap 
(187 occ.), Ia forme adaptee stmppe (22 occ.), pourtant attestée avant la €orne 

d'origine, est deux fois moins bien représentée dans les sources métah~stiques 

qye strnp (50 occ). 

En ce qui concerne i'importance de certains ouvrages m&aIinguistiques 

par rapport à d'autres, mentionnons d'abord Ie Remet1 des eqresslcions mkieuses et 

des mglin'smes les plus fiépenfs de J.F. Gingras (1860), ou une de ses deux 
r#ditions (1867 et lS80), qui est Ia source de pr&s de la moitié des premières 

attestations des 40 hrmes dCexnprunt dans une des sources m6faIinguisticpes; 

puis, Caron et Dimn, chez qui on rdhe un peu pIus d'une dizaine de mots, sont 
Ies noms qui reviennent le pfus souvent= 



Tableau 17 
Variantes relevées chez Gingras, Caton et Dunn 

Gingras(l860) Caron (188û) DmIt (1880) 

II est noter que nm et feam sont relevés simultan6menî chez deux 
auteurs. Les 12 autres premiers rdeves de formes anglaises dans des ouvrages 
métalinpuistiques proviennent de différentes sources: Manseau (1881), CIapin 

(1894), Ridiet (IBN), Dionne (19û9), Blanchard (1913), etc. 

Finalement, Ies premiers reIev6s de certaines variantes proviennent d'un 

autre ouvrage tres important, paru pIus tard, Le Glossaire du pmletfrmtpzik au 

Cana& (1930); ces variantes ne se sont toutefois pas imposees dans rusage: 

fchumI bine, Hie, smd, p6k, traque, choppe, baquiine, bargune, baqagne, 
roberrt. Pour revenir aux deux phases de firancisafion spontanée et de francisation 

condente, on remarque que, plus on avance dans Ie temps, plus Ia kancisation 

orthographique devient impossl'bie. 

Pour concIure, une autre 6tude pourrait mettre pIus prtkisément en 

rapport l'influence des sources m6taIinguistiques, notamment a la fin du X W  
siMe et au debut du MCe siècle, et Ia stabiiit6 de certaines graphies. 

Parmi Ies premières aftestaüons des 40 formes dforigine, demenf 
73% proviennent de textes IiffQaires, probablement parce prie Ies auteursC p h  



respectueux de la norme au X W  SiMe, hésifatfatent à employer des mots anglais; 
quant aux textes non üttQaires (&des), plus descriptifs, on y relbe 12,599 des 

premiers relevés: 

Tableau 18 
Formes d'origine dont les premiers relevés proviennent de sources littéraires et d'études 
Études SouroesIitt~a~tes 

Zoose (185l) H.E.Q. buqpik (1837) Angers, Cuminay 
siiop (1870) Provancher, Nahndi sken (1847) Cadietur,LPftrs 
boss (2070) Lanie,Me'langw snuut (1899) Montigny, Rigodm 
job (1841) Lord Sydenham, ut6 par M n 4 . a  joie 

d a n s b M ~ @  

Cependant, en ce qui concerne Ies formes adapt&es, on note une 

plus grande liberte chez Ies auteurs Et€&aires du XIXe &de, contrairement aux 

Tableau 19 
Formes adaptées dont les premiers relevés proviennent de soums litt&aires et d'6tudes 
&?tudes S o u r c e s l i ~  

Bosse (t 922) Massicotte, C h a n k  gagne (1849) Boucher de Boucherville, Une de 
perdueC . .. 
chidie (1908) DéIibiratiottç & C m  jobbnr (1861) Gaddré&oiIeau 

have (1872) Sulte, Eiqutjses amradiemtes 
lousse (1873) Sulte, Pemr 
shoppc (lm) LacasseCM%e 
b a p b  (1895) Grant, Si& [oh 

Souügnons que les variantes jobbnin et drrme, d'abord attestges 

chez Sulte, et lorrsse, chez G a d ~ E b i I e a u ,  se sont ensuite hées dans i'usage. 

Vautre part, si on met en rapport I e s  sources Iiffhires et Ies dates, 

une Iecture rapide des tabIeaux des sources de chacun des 40 mots de œ corpus 

montre que Ies textes üfféraires (induanf Ies &des) constituent souvent Ia source 

où sont refevées le plus gand nombre d'attestations des emprunts par rapport 
aux atrtres sources, surfout en ce qui concerne les fornres adaptées. Ce fait est 

partid&ement manifLeste durant les annees 1970, comme on le voit dans Ie 



tabIeau 20. II n'est pas irnpossÎbIe que cet état de choses S'expIi~e par Ia hçon 

dont Ie FïLJQ a et6 conditu& 

Tableaa 20 
Nombre d'attestations des fonnes adaptées les plus fi6quenites daos les soutces Iitléraires, 
dans les ann6es 1970 

1 Dates d'attestation n%'attestatiom en Dates dratbestation nb"d'attestati~en / 
des formes adaptees études et littérature cies fonnes d'origine 6tudes et iittérature 

par rapport au nb"total parrapport au nb"total 
d'occurrences d'occurren- 

bose (1975) 
panut (197M979) 
mgh (IrnIP19) 
run (1970-1978) 
smRtZ (IWI-1979) 
sbnp (197H979) 
back (lm-1978) 
tnrck (1970-1977) 
wagon (1972-1979) 

On remargue ce ph&toxn&w, non seulement pendant Ies années 

1970, mais aussi dans les annees 1930. Lorsque qu'une forme adaptée est 

représentée sedement dans qudques sources, c'est presque toujours dans les 
journaux humori~ques et en Iifférature; la Iittékafure des années 1970 a, comme 

Ies journaux hudstiques des annees 1930, mieux rendu compte de Ia 
perception popdaire des emprunts Iexématiques. La pIupart des graphies 
d'abord attestées dans les journaux humoristÏques des années 1930 ont été 

reprises par les auteurs de Ia Iitttkature jouaiisante (par exempIe, former brie, 

bi'). Parmi Ies formes adaptées qui ont concurrencé ou même domine les 
formes d'emprunt d m  Ies sources Iifféraires des m e e s  1970, atons smzffe, 

pinoffi, sfrappe, frque, rottner shoppc. Ce& I'épo~e oa les autems recourent 
pIus Eidernent à I'orthographe fkan@se pour rendre compte de Ia prononciation 
des mots (ex, fcln(mr f ~ ~ ) ;  iIs prennent des libertés par rapport à Ia norme 

(ex. siéi) ) .  On peut donc condure que, comme dans Ie cas des sources 

m6taIinguisü~es et des jounwu humoristiqes, certaines vadantes se sont 
imposées parce @elles mdaient compte drm sentiment populaire- 



Dans Ies Iimites de ce mémoiref la grande diversite des auteurs de 
M e s  Iifféraires et d'études ne permet pas de distinguer si certains ont kt6 pIus 

influents que d'autres par rapport à I'intégration de nouvelles graphies. 
Cependant, des noms reviennent pIus souvent en ce qui concerne Ies premiers 
reIev6s de formes dans ces sources: Claude-H~M Grignon (drum, tnrck, 
q s s e ) ,  Hector Berthelot (drap, truckf grocery), Zacharie Lacasse (coat, rmgli, 
shoppe), Édouard-zoti~e Massicotte (bosse, f i t  na), Leon Provancher 

@eanrcf, shop). A propos des niveaux de langue dans Ies sources EttQaires, nous 
avons cnr remarquer que les formes adaptées apparaissaient surtout dans Ie style 
direct, ce qui confirme de nouveau que ces formes rendaient mieux compte de 

Yusage populairee 

C'est dans Ies manuscrits de radioromans et de t6léromans des 

andes 1930 qye la tangue orde est la plus utiIisée. On trouve de nouveau les 
aff estations les plus anciennes dans ce type de S O U T ~ S  sous Ia plume de Grignon, 
notamment cinq formes d'origine (boss, stock sfe& jobbcr, shed) et huit formes 
adaptees (SE; dravef fomanr ou~fcher, jobbeia, rMtner expresse et stuc), aux côtes 

d'autres auteurs dont Gratien Géhas, Aibéric Bourgeois et M a  Légare. 

1.4.7 Les  enquê€es 

On ne trouve aucune première attestation de formes d'emprunt 
dahs I e s  documents d'enqi!fer pbabIement para que fa major36 des rédta t s  

de ces enqy?tes ont été produits une 6poc~ie pIus récente. Par contre, on peut y 
voir Ies premiers rdevés de deux des formes adaptees Ies plus f&quentes 
(tabIeau 14), slé (1861) et côf, cette dernière cependant attesth UNqement chez 

Lemieux entre 1955 et 1974- D'autres formes moins importantes, toutes des 



variantes éphémeilesr sont d'abord attestées dans des docsuments d'encp&e: drav, 
sfoc, djob, rn-$fmm, loussr s m a ,  fchom. 

Dans ce type de sources, on reIève d'aineurs souvent des graphies 
ongindes qui ne sont pas aff&&es dans d'autres sources: ces graphies sont peut- 
être dues à des erreurs de transcription, par exemple S ~ R X ~ S ,  rom ou druv. Des 

formes singuIï&es (bâss, b&ssr gagn, bmn) sont rdev6es chez Lemieux, un auteur 

qui est, pdois, la seule source d'attestation (fdm, tch~tlllt~', fWzonnn') ou Ia 

source la plus importante (ou&&, 57 occ./l04 occ.) de certaines formes 

adaptées. L'h6€&ogénéitt! des transaipteurs des enquêtes rend plus difficile la 
perception de tendances dans ce genre de sources. 

1.4.8 Conchsion : adaptation orthographique et usage réel 

On peut affirmer que certaines formes adaptees se sont imposées 

parce qu'eues rendaient d'abord compte d'un usage populaire. Les sources 

Iitt6rairesr archivistiques et rn6taIinguistiquesr ainsi que les journaux 

humoristiques, où ont et6 relevées en premier Iieu Ies 12 variantes dont les 
formes adaptees sont les pIus attestees, ont traduit une tendance & d e  par 
rapport ii laqyde I'infIuence de la prononciation est claire. D'autres adaptations 

graphiques, qui ne reflétaient pas cet usage réeî, ne se sont pas imposées en d6pit 
de Ia diffusion gue certaines d'entre d e s  ont pu C O I U I ~ L ~ ~  dans des sources des 

époques ~ O M & -  

D'un autre c8tér il est manifesfe que le but ludique poursui.. par les 
auteurs des adapbtions graphiqys dans Ies journaux humorisficpes, notamment 
Le w u ,  ou Ie désir de s'affranchir de la norme qu'avaient les &rivains de 

I'epoque jouaüsante sont à I'orÏgine de c&aines formes adaptées non 
représentatives de I'rrsage; par contre, il est plus diffide de trouver une 
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explication certaines graphies artSades, par exempk chez Cdpron ou dans 

des documents d'enquête. 

1.5 Le genre 

En ce qui concerne I'int6gration morphoIogÏque des emprunts en français, 

le masculin est la r&gIe en tant que genre non marqué, sauf «en cas d'analogie 

avec des mots féminins.» (Dubois, até par Nina Catach, OrfIrogruphe et 

Lmcog~fptnCe, 1971, p. 117). Cependant, comme Ia voie de penétration des 

anglicismes au Quaec a été surtout I'oral, et Zk cause de IWitude française de 

prononcer Ia consonne fuiale, par suite de I'amuissement de Ia voyelle finale [a J, 

on peut supposer que Ia tendance d'opposer Ies genres dans la prononciation de 

certains mots en fi:ançais, notamment des adjectifs dont Ia forme mascuhe se 

termine par une consonne non prononcée et Ia forme fiknkhe par une consonne 

ptononc6e1, a pu exercer une influence en ce qui concerne Ie genre féminin 

d'anglicismes dont h consonne M e  est prononde. 

Pour revenir la r&gIe Qionc6e plus haut h propos du genre des emprunts 
en français, d e  se confirme dans Ia pr6ence des 18 substantifs masculins de ce 

corpus de 40 angficismes (fun, sef, chimr, boss, bill, lmch, stock, cottage, 
fbnman, sfeak. POCI, truck, coaf, nar, stRckt jnck, nrbber, nef). Quant au genre des 

7 emprunts fémuuns (bean, dtiw, pemmfr s t~ap ,  frack, shop, g ~ ~ c e i y ) ~  on peut 
penser qu'iI est r&t! h la prononciation de la consonne fÏnaie, dans fe cas des 6 

premiers mots, ou PanaIogie avec des mots f6minins à Ia haie andogue en 

francpisr en ce qui concemegroq~ 

Findement, les 12 anglïcismes pour IesqueIs il y a variation de gente 
iiIustrent d'autres tendances. 



Tableau 21 
Mots dont Ie genre est variabie 

Job r u  padoismaxulin 
Gang f- parfois mascuiin 
Ca&& f- parfois mssaiIin 
Sktd féminin, parfois masculin 

P u d i  masculin, parfois Mminul 

Sleigh mascuün et fQninin 
Wugm masculin et féminin 
Erpress masculin et fémùun 
Teum mas& et fQnuiin 
Eta~gRin masculin et féminin 

MOI'S DÉSIGNANT DES PERSONNES 
Chum m e p a r f o i s f é n i i n u i  
Boss masculin, varfois féminin 

Ii faut d'abord souügner Ia prédominance du genre feminin des deux 
premiers mots du tabIeau, job et gang, dont les qudques attestations au masculin 

ne sont reIev6es qu'à partir du miIieu du XX si&&, époque où ces deux 
emprunts commencent être attestes au masculin en français de France. 
Cependant, les variantes de job et de gmg ne sont jamais reievées au mascllSinr 

probablement parce que leurs formes adaptées rendent compte de I'usage 
popdaire et non d'un usage Muenct! par Ia norme de France. 

En ce qui conceme les ares attestations au masculin de c~tzii&r et de shed 
(les deux mots suivants dans le tableau), de même que cdes de Ieurs variantes, 

reIevées uniquement dans des documents d'enquete ou d'archivar on ne voit pas 
d'expIication à première vue. Quant put&, ses rares attestations au f&nhh 
sont aussi trop ponctueIIes pour pouvoir en ürer des condusiolls. 

FmuïteI on note que ia Vanation de genre des deux emprunts dutn et boss 
est égaiement tres W e ,  Iem genre mascuIin rer;Qant ghéraIement à des 

personnes de sexe mas&; par dIeursr on note T e  même Ia forme adaptée 

bosse (&os) est Aevée au maMua 



Finalement, I'hésitation entre les deux genres des cinq dernières 

de Ia premibe partie du tableau, s l~&,  wugm, express, feam et bargain, est 

manifeste. En ce qui concerne SE@, on observe un renversement de tendance: 

on assiste en effet une 6voIution oh le mas& pddomine au début du XX 

siMe pour être ensuite rempIac6 par Ie fémùUn dans les m 6 e s  1970, après une 

pénode d'alternance entre les deux genres. La parücuiarité de wagon ( w u p n )  

vient de ce qu'il est ghérdement de genre masculin dors que ses variantes sont 
au féminin. Finalement, on note le genre f6minh pIus fk6quent des formes 

adaptks tint et tirne, tandis que la forme d'origine feam et sa variante timme 
sont génealement rdev&s au mas* excepté dans les sources littéraVes et les 

enquêtes a partir des annees 1970. 

Pour condure, on peut affirmer que I'Muence de Ia prononciation est un 

facteur à considérer dans I'analyse de la modification du genre de certaines 

formes adaptees par rapport aux formes d'origine angIaise; cette infIuence est 

notamment Ws apparente dans le cas des variantes de wagon. De plus, on peut 
penser que I'h~titation propos du genre des emprunts traduit une tendance: Ia 
diffQence de genre entre Ies varÏantes et la forme d'origine rend d'abord compte 
d'un usage popdaire illustrant que Ia pén6tration des anglicismes au Québec 
s'est surtout ECe à i'od. 

2. LES MÉCANISMES D'ADAPTATION 

Les m&anismes d'adaptation des 40 mots anglais de ce corpus Uushent 
difMrents phénomènes qui decodent du Eait que ces emprunts sont entres par 
voie o d e  en Erançaïs du Qu6bec Ia prononüation de ces mots anglais a eu une 

Ïnfiuence sur Ia hçcm de Ies adapter a Ir6crit L'inttiption des empnmts angIais 
s'est Eaite en recourant à des graphies correspondant au* éiéments phoniques du 

6tanqais qui ressembIaient Ie plus aux sons entendus en anglais. Sans revenir sur 

Ie détaü de tous Ie s  cas w e  nous avons reIev6s dans nom étude, ï I  convient de 
mettre I'accent sur certains des mécanismes d'adaptatioh 



D'abord, on note trois procédés diff;Qients pour la notation de Ia consonne 

hale des mots d'origine anglaise: le premier consiste en rajout d'un e pour 
rendre compte de la prononciation de la consonne finale; dans le second, Ia 

consonne finale est redoubI6e et, findement, Ie troisième inclut à la fois le 
redoubIement de la comme M e  et I'ajout d'un e mud 

Le premier procédb, grâce auquel Ia prononciation de la consonne finde 
est rendue, constitue une nouveIIe preuve de la pénétration par voie orde des 

emprunts à i'angIais. 

Tableau 22 
Mots dont Ia finale se termine avgc un e muet 

- .  

job djobe 
berm &he 

Par contre, Ies graphies à I'aIIure anormde du tableau 23 sont des h e s  

isolées; il n'est donc pas surprenant d'en refwer h major&! dans des documents 
d'enquête, notamment chez Lemiewc, un auteur dont nous avons déjà mentiom6 
Ia rnaq$nalite lors de I ' d y s e  des sources- 



Tableau 23 
Mots dont la W e  se termine avec une doubre consonne 

set Sm 
clium chon#n' 
boss b&s 
bean binn 
meurt smatf 
*a?' *w 
zoose louss 
nm m' 
rmgh ro% --C 
team tîmn 
net ne# 

Quant au troisième procédé, on peut se demander pourquoi on a senti Ie 
besoin de redoub1e.r Ia consonne finde quand Yajout d'un e muet final aurait et6 

suffisant pour rendre compte de la prononaafion de la consonne hde; iI sembIe 

qu'on ait tout sirnpiement reproduit dans les formes adaptees la plus grande 

&&pence de ce type de finale en hançaÏs (cf. étipetfe, hbof etc) 

Tableau 24 
Mots dont la finale se termine avec une double consonne et un e muet 
M e :  job jobbe 
dde: shed shedde 



Les formes adaptees énumérées dans ces trois tableaux, ainsi que dans 

ceux qui suivent, proviennent majoritairement de sources Iitteaires, suttout 

entre Ies ann6es 1960 et 1980, de sources m6tahguistiques, de journaux 

humoristiques et de documents d'enqdtes; comme nous i'avons vu pIus haut, ce 
sont ces sources qui ont le mieux rendu compte de Ifusage populaire. 

D'autre part, on remarque des pMnom&nes connexes a I'ajout d%i e en 

finaler notamment dans les mots où le son [kL rendu par le digamme ck ou par 

la Iettte k en anglais, s'écrit le pIus souvent que ou c dans Ies formes adaptees, et 

parfois ck ou cque: 

Tablleau 25 
Mots dont la finale se termine en cl= ou k 

FmaIement, en ce qui a trait aux findes en -er, d e s  sont rernpIacées en 

fianpis Ie plus souvent par le suffixe 4 ~ ,  et parfois, par Ia terminaison su*. qui 

traduit sans doute une modification du sens, du moins de Ia connotation du mot 

(valeur péjorative); on peut penser p'il s'agit IB d'un changement qui rend 
compte d'une perception ftançaîse de Ia rnorphoI~&~~e du mot' 



Tableau 26 
Mots dont la finale se termine en -er 

Par aiIIem, on observe d'autres proc6dés de notation pour ce qui est de 
l'adaptation orthographique des consonnes en debut de mot. Plusieurs 
transformations consonantiques rendent Ies phonémes angIais par des Iettres qui 

rendent mieux compte du son entendu en français; par exemple, on utilise Ies 

Iettres d et j dans Ies formes adaptées pour rendre le phontme [d3] et les Iettres t 

et c afin de traduire Ie son [tg en h ç a i s .  D'autre part, Ies diverses graphies des 

formes adaptées peuvent iIIu&er des façons diffeentes d'entendre le son; auisi 
Ies lettres wu de la première syIIabe de wagon et de wafcher s'&rivent arn ou O&, 

soulignant de la sorte une diff6rence dans le çon vocalique entendu. Findement, 

on note le caractère dphémhe de certaines graphies, comme oi ou woua dans les 

cas dei hapax et wou~fcher. 

Tableau 27 
Transformations consonantiques en debut de mot 

' job djob, djobe, djobbe, 
jobber djokr, d jobk ,  qo6cut, ddjobbeur 
fuck dfa, dfaquc, dia& d'jupe 

En demier lieu, sans revenir sur toutes Ies transformations vocaüques 
iIlustrées dans notre corpus, souIignom au moins qu'on y distingue 6gdement 
Yinfluence de Ia prononciation. L'adaptation orthographi~e la pIus remarquabk 
concerne le rempIacement de Ia Iettre u du mot anglais par Ia Ie-e O, 





peu les tendances r M e s  qu'on observe dans I'orthographe des emprunts dans 
Ies sources linguistiques, c'est-&dire dans I'usage réel. 

Par ailleursr Ia fr6quence d'utilisation des formes adaptees dans ies 
dialogues des textes Etteraires pourrait être étudi&e par rapport & Yinfluence de 
certains auteurs seIon les époques, relativement I'infegration de nouvelles 
formes, et selon les niveaux de langue. De ptus, une andyse des significations 

diverses de certains emprunts en français (sfnatz, sluck, drive, etc), reliées à des 

graphies particulières, permettrait peut-être de decouvrir d'autres pistes 

intéressantes. Finalement, une étude plus poussée des m6canismes d'intégration 

permeWait de mieux cerner Ia perception que Ies hancophones quebecois 
peuvent avoir des sons de leur propre langue. 

II nous paraît donc que notre etude ouvre des perspectives 

intéressantes quant a I'etude du sentiment Iinguistique de Ia popuIation 

hancophone qui a absorbe ces emprunts dans sa Iangue usuelle. II est clair que la 
fqon d'&rire Ies emprunts en recourant une orthographe m a n t  à rendre les 

sons entendus diffère grandement de Yapproche des FranMs de France, IesqueIs 

ont eu tendance à conserver davantage Ies formes d'origine. L'orthographe des 
emprunts traduit donc ii sa @on la persomaiité Enguistique distincte des 
kmcophones du Quebec dans Ia formation de IaqeIIe leur origine populaire a 

joué un rBIe important 



Compte tenu du gand nombre des sources dans IesgtrelIes nous avons puisé, sedes 
ceIIes qui sont mentionnées dans Iranalyse de notre corpus sont citees ici. Pour Ies 
autres, c'est-à-dire les sousces qui apparaissent dans nos tableaux, voir la 
bibüographie du D i c t t o n d e  historique du frm@ québécois a IaqueUe nous avons 
largement emprunte pour I'6tabIissement de celle-ci. 

COLPRON, Gilles, DictionnaiW des mglicismesr Montrt!al, Éditions Beauchemh,l982, 
199 pages @eioci&me partie, An@cismes de vocabulaire, p. 99-168; SuppI&ment, 
Autres anglicismes, 2.1 AngIicismes morphologiques de désinence, p. 174; 4. 1 
Anglit5smes graphiques d'orthographe, p. 175). 

FLTLFQ (Fichier Lexical du Trésor de Ia Langue hançaise au Québec), constitue 2 
partit du dépouilIement de diverses sources: documents d'archives (manusaits ou 
imprimés), reIations anciennes, journaux et autres périodipes non scientifiques, 
textes IMraires, ehides savahtes, manuscrits de radioromans et de téI&romans, 
sources orales (induant enregis€cements magn&igues)), manuscrits et enquêtes sur Ie 
terrain. Ce fichier Iexical contient plus de 1 300 000 fiches manuscrites comportant 
chacune un ou piusieurs exernpIes d'emploi d'un mot; ces exempIes couvrent une 
pénode qui commence avec les voyages de Jacques C d e r  et s'&end jusqu'à nos 
jours. 

ILQ (Index IexicoIogique quebécois), réunissant Ies mofs et expressions ayant fait 
I'objet d'une étude ou d'un commentaire dans rune ou l'autre des sources suivantes 
entre Ie milieu du XVIF siMe et le début des m 6 e s  1980 : glossaires, manuels de 
bon usage, Estes de mots, dictionnaires, articles dans des revues, chroniques de 
langage, thèsesf etc . 

GENDRON, JeamDenis, «Le phonétisme du français canadien du Qnébec face à 
I'adstrat angIo-am6ricain» dans Études de linguistique franco-canadienne, 
communications pr&en€6es au XXM9Ve Congr6s de I 'ACF '  (Quebec, nov- 1966) et 
pubfiees par Jean-Denis Gendron et Georpes Straka, &ébec, Ies Presses de 
1Vnivefsit6 Laval, 1%7, p. 1563. 



RIVARD, Adjutor, &a francisation des mots angIab, dans Éfudes sur les pmiers de 
Fmzce au Canada, Québec, JIP. Garneau &ditein, 1914, p. 145177. 

ARON, A. W. dans The Gender ofEngîisli Lwn-Words in Collo~ral Amerrerrm Gennan, 
Language Monogaph No 7 (PhiladeIphÏa, 1930). 

BÉLISLE, Louis-Alexandre, Dicfionnaire général de lu langue française au Canadn, 
québec, Bélisle éditeur, 1957, [XIV1-1390 p.; 2e ed., B&sle editeur inc., 1972, [ml- 
1390 pages; [3' 6d.1, Dicfionnaïre nord-unt&ïclnn de la 1-e frrmçake, Mont&al, 
Beauchemin? 1979, [XIVJ-11% p. 

BERGERON, Lgandre, Dictionmire de la langue pe%écoise, Montreal, VLB éditeur, 
zsso, 572 p. 

BLAN-, Étienne, Dicttonnnire de ba Lmgage, Paris, Librairie Vic et Amat, 1914, 
316 p., et 7 a~tres éditions de 1915 à 1949. 

CARON, N, Pefif uocabulafre t i  I'tmzge des Canadiens-fim@, Trois-Rivières, J o d  
des Trois-Rivières (ipr.), 1880,63 pages. 

CATACH, Nina, Orthographe et text*c0gqhier tome 1, Paris, Librairie Marcel Didier, 
1971,333 p.; tome 2, Paris, Éditions Fernand Nathan, 1981,350 p. 

CLAPIN, SyIva, Didtunmïre canadb-fian* ou Wpe-g&osmte ddes mots, expresszons 
ef tucut im ne se trmmf pus dmrs les dicfrontlLnTes courmrfs ef donf L'usage 'fpparfienf 
srfout aux Canadiens-@n&, MonWal-Boston, C.O. Beauchemin & Fils-Sylva 
Uapui, 1894, XLVI-389 p. 

Dicfrunnaire des 6ar6artRtrsmes ef des solé&es les plus ordinarCres en ce pays, avec le mu€ 
propre ou leur s i g m ~ ~ ~ ~ f i o n ,  Montriéaï, Imprimerie de Pierre CQat, 1855, M-23 p. 

DFQ, Di~mnafre dufim* québécois, voIume de pr6sentatiort sous La diredian de 
Uaude Poirier, r&dlg& par Gond Boisvert, Marcel Juneau, Uaude Poirier et CIaude 
Verread€, Sainte-Foy, Les Presses de I'Universit6 Lavd, 1985, XXXVIII-169 p. 

DHEQ Dictionnaire hiktmfpe du jkmqzik 4ue'bkcm3, prepart! sous Ia direction de 
Claude Pomer par Ytkpipe du ?'LFQ Sainte-Foy, Les Presses de I'Universite Laval, 
1998, Na40 p. 

DULONG, Gaston, D i ~ ~ e  mEfiJdufianfms rm Cana&, Québec, Les Resses de 
IZT~versit6 Laval, I%8, Vm:-255 p* 



DUNN, Oscar, Glossairefrmtco-madien et vocabube de locutims maeuses usifées au 
Cmra<la, Québec, Imprimerie A. Côté et Ge, 1880, XXVI-199 p. 

ELU.OTI:, A. M., aContri%ution to a Histo y of the French Canguage in Canada m. 
Speech MDmw in French Canada: AD Indian and French>&, dans Ameriuzn [oumal 4 
PWlogy, 11887, vol. û, p. 133-157 et 338342- &onhibution to a Histoq ... IV. Speech 
mixture in French Canada: B. English and Erench>>, dans h d m n  !id ofPhr1010~, 
lûû9, vd. IO, p. 133458. 

FOURNIER. Serge, et POIRIER, Étienne, Fmifages & In W i i e ,  t. 1, Shawinigan, 
Glanures, 1983, W-106 p. (Tradition orale). Recueil de textes c o d € u 6  d'enquêtes 
menées par des ékves du Cégep de Shawinigan et par des étudiants de Yuniversite 
du Québec Trois-Rivières, 

GINGRAS, J.-F, R e d 1  des expressions mueuses et des lltfglicismes les plus fré'uenfs, 
Quebec, E. R Fr&heee (impr.), 1860, [m74 p. et 2 autres éditions 

JUNEAU, Marcel, Conhibution à t'histoitv de la prononciation fiançaise au Québec, 
Québec, Les Presses de I'UniverSitt! Lad, 2972,311 pages. 

LACHANCE, Sylvie, Ln concurrence s u m i e  en -eur (-euse) et +tu (-euse) e n f m r p s  
@écots, mémoire de maîtrise, Univede Laval, 1988, I-VI-206 p. 

LAMONTAGNE, Linda, La conceptibn de 1'mgliÇiSme dans les sources méfaIingtrisfipues 
qu&émises de 1800 ri 1930, mémoire de maîtrise, Universite Laval, 1994,192 p. 

LAPOIWEI GhisIain, Les nrmnelles de tnu grmid-de,  les mameiles de mon gnmd-f ère, 
[Montr6aIL Éditions qu&&oises, 2974,64 p. 

MANSEAU, J.-A., Dicfiunnmke des Iocutions mMCieuses du Gm~~da awr leur correçhon, 
siaoi d'un didionnaire canadiien, Québec, J. AD Langiais Iiiie-éditeur, 188I, W-199 p. 

MERCIER, Louis, &'irtfIuence de Ia lexicographie diaIectaIe fiançaise sur fa 
lexicographie cp&&oise de la fin du X W  et du début du MC siede)~, dans Frm& 
du Canada-FranwS de France, Actes du quatrieme Colloque international de 
Chicoutimi, Québec, du 21 au 24 septembre 1994, publiés par Thomas Lavoie, 
Canadiana Romanica, VOL l2, p. 239-250. 

O x f i d  Engtkk E c f i m u n y  (Uie compact edition of), 2 vo~umes, University Press, 
Oxford, 1971. 

PR, Pefif Rob& (Le Nmveau), MonWaI, 1 s  ûÏ&onnaIi:es Ce Robert, 1995,2551 pages. 



POIRIER, Claude, d'angIt'cisme au Québec et Shentage Grançah, dans Trmmux de 
linguistiipe q u é b 6 1 ,  t 2, pubus par Lionel Boisvert et &, Quebec, Les Presses de 
rUniversitt5 Lad, 1978, p.Bî-106. 

POIRW, Ciaude, «L'angIicisme dans les dictionnaires de Iangue  ois: Ie point 
de vue de It6quipe du Tresor de la Iangue fiangaise au Québecr, dans Acfes du 
Colloque sur les anglicismes et leur truitement lexicographique, Gouvernement du 
Québec, 1994, p. 223-246. 

POIRIER, Qaude, La h g u e  de P d  Vachonr notaire que'bécmis du dUr-septième siècle, 
theSe de maîzrise, Universite Laval, août 1973,254 p. 

POIRIER, Claude, .Notes pour Ia discussion méthodologique sur I'anglidsme», 
notes d'un séminaire, janvier 1992, p. 91-100. 

POIRIERr Claude, «Le kanpis au Québem, dans Histoire de la 1rmgueJrmrçnise 1914- 
1945, sous la direction de G. Antoine et R. Martin, Paris, CNRS-Éditions, p. 761-790. 

POIRIER, Pascal, Le parler franco-acadien et ses origines, Quebec, Imprimerie 
fkanascaine missionnaire, 1928,339 pages. 

RINFRFI, RaouI, Didiunnaire de nos fnufes confie la fangue fiariçmke, Montr6al, 
Librairie Beauchemin, 18%, VI-306 p. 

RIVARD, Adjutor, «La ftanasation des mots anglais dans Ie fianco-canadiem~, dans 
Butlefin du Pmlerfrmyais au CanadaI vol. V, La Soti6t4 du Parler fiançais au Canada, 
Québec, Universite Lavai, 19061907, p. 252-264. 

Sagzienayensirr, r m e  de fa Soaëté hisforiqrce du Saguenay, C h i c o u t ,  VOL 1, nu 1, janv.- 
fevr. 1959; en cours de publication. 

Société du parIer &anpis au Canada (L& GIoSSLTiIe du pmlerfrmi* mc Gmacla, 1930, 
709 p. 

Webster 1905: WEJ3S'iER, Noah, Wifer's ImpaUrf llintOnary o f t k  EngIz3h Lanpage 
Behg the Aufitenfic Unabrrcdged DiaioMlyr Chicago, George W. Ogilvie Pubüsher, 
19051906, XXW-1956 t 187 p. 



BARBEAU, Jean, Le dien& de lu noir, ,suivi de Goglu, Éditions Leméac, MontréaI, 
1971. 

BEAULEU, Victor-Lévy, Oh Mkni .  Mùmn, mi, MontrthI, Éditions du Join, 1973, 
349 p. (Les Romanaers du Jour). 

BUJOLD, Red-Gabriel, Ln B~èch&-Ninot~, Rimouski, Éditeq, 1983,?30 p. 

BUIES, Arthurf P d f e s  dnoniq~es pmr 1877, Québec, Imprimerie de C. Darveau, 1878, 
XXXVI-162 p. 

Gzp-tzm-Mts,  Rerme d'!&One du W~C, Québec, L e  Éditims Capaux- 
Diamants inc, vol. 1, no 1, printemps 1985; en cours de publication (périodique). 

CASGRAIN, H.-R., CEuvres compIi?tes de l'abbé H.R. Casgrain, t. 1, Légendes 
madiennes ef vmiéfés, Montr&i, Beauchemin & Valois übraires-imprimeurs, 1884, 
581 p.; t 2, Biopphiés cmrndimnes, 1885,563 p.; t 3, H a i r e  de la vénérabfe mère Mime 
de ITncmnatim, CD. Beauchemin bt Fils Iibraires-imprimeurs, 1886, 599 p.; t. 4, 
Hisfoire de IIHOfel-Dieu àk QuPicc, 1888,592 p. 

Correspondance de madame Codombe, Montjoii, 19354959 (Iettres dont une copie a 
&té deposée au TLFQ). 

Croc, Montréal, Ludcom, na 1-189, oct 19794995 (pQiodive). 

Fmfmpe (Le), Québect 1" aoft 1837-24 f6mier Iû49 (journal). 

FIUON, Jean-Paul, Saint-André Avefi.. . le pker côfe du monde, @fon€r&dL 
Lentéac, 1975,282 p. 



GAULDRÉE-BOTT.EAU~ CharlesesAndré Philippe, aPaysan de Saint-Irénde en 1861 et 
1%&, dans Pierre Savard éditeur, Paysans ef ouoriers d5nrfreWr Québec, Les Presses 
de I'universitt! Lavaif 1%8, p. 1 à 76. 

Gazette de [olieffe (La), Joliette, a d  1866-1895 ( joud) .  

Gazette de puébec (La), 1764-1874 (journal). BilEngue de 1761 1832; &ditions française 
et anglaise distinctes de 1832 1842; édition anglaise seulement de 1842 1874. 

GERMAINr JeamCiaude, Le roi des mises à bas prk, Ottawa, Leméac, 1972. 

GERMAINr Jean-CIaude, Mimrours et conjrcgat. Scènes de fa oie mourase  4f(e*bécokr 
Montr&ù, VLB éditeur, 1979,139 p. 

GLJXïONr Benoît, Joumlr 19574958 (en dépôt au Cégep de Gaspé). 

GODBOUT, Jacques, D'Amour, P. Qmr [Montr6a.i-P~sl, Hurtubise HMH-gditions du 

Se& 1972,157 p. 

Goglu (Le), 19294933; 194-2947 (journal safiripe). 

Grognard (Le), MontreaI, 18a1-1884 (journal). 

GRENON, Hector, Us ef coufumes du Québec, MonWaI, La Presse, 1974,334 pages. 

GRIGNON, Claude-Henri, LTn honnne ef son péché, 1939-1%5 (radioroman). 

GRIGNON, Uaude-Henrir Le déserferntef mbes rikifs de In ferre, Montred, Les 
Éditions du Vieux Chêne, 1934,221 pages. 

JASMINr Uaude, La Pefife PafrieF MonWaI, La Presse, 8 1972,141 p. (Chroniqueurs 
des deux mandes). 



LABERGE, Marie, Ils éfm-mf venus pour ..., MonkW, VLB Witeur, 1981 139 p. 

LABROSSE, Jean-Guy, Ma chienne de Oie, Mon€réai, Les Éditions du Jour, 1964,143 p. 

LARUE, Hubert, Métunges h i s f o n ~ e s ,  lifthaires et d'économie politique, [vol. Il, 1870, 
299 QG vol. 2,1881,275 p. 

LEBLANCr Bertrand, Y sonffous le p d  monde!, [Montr&I], Leméac. 1979,230 p. 

LEBLANC, Bertrand, Lrr Butte--Anges, [Monir&d], Leméac, 1982, 195 p. > 

LÉ-, Clément, Ltz bête à sept t h  ef mbes mtes & la Mauriae, suivis d'une étude 
sur la Sémiotique gthkutiw de *me la E k w ,  verskm québécoise du conte iype 563, 
Montréal, m e ,  1980,279 p. - y 

LÉGARÉ, Ovila, Nnznire ef Bmabi, 19394958 (sketches humoristiques). 

LEMIELTX, Germain, Les oieux m'at mfP, Montr6al-Paris, Les Éditions Bellarmin- 
Maisonneuve et Larose, 197%1991,32 vol. 

LOISELET, An&&, Le diabIe mu vaches, Éditions qéb&oises, Monf&a.I, 1974,109 p. 

MASSICOTIE, Édouard- otique, <<La vie des chantiers)>, dans MSRC, 1922, t 16, 
sedion 1, p. 17-37. 

MA-, Guy, La d a  des radi~trrmcms, 1939-1941. 

MiCnente (La), Montréai, 18264899 (journal). 

N d l * e  (Le), Québec, 18764886 ( j o d ) .  

PA&, Pierrer avec Ia COIL de R d  Legris, Le et 1 3 n m r w  ri lit radio que6é~se. 
Aperçus W&w et f&es ch& 1930-2970, t 1, Mmtt&& La Resse, 1976,67?p, 
t Fides, 1979,736 p. 



Patrie (LaIr Montr&d, 24 Mvr. 1879-avril 1978 (journal). 

POTVIN, Damase, Lu B k  Récif d'un vieux colon canadien--anpis, MontreaI, Éditions 
Édouard Garand, 1925,90 p. 

POUPART, Jean-Marie, C h e  Toufe, c'est plein de @tes dnns ta teffre d'amour, 
Monh.éa, Éditions du Jour, 1973,262 pages. 

Presse (La), Monh6al, depuis 18û4 (journal). 

Presse québécoise des à nos jours (Ia), publibe par Andr6 Beaulieu, Jean 
Ham& et colIaborateurs (10 volumes compI6ttSs par un index, Quebec, Les Presses 
de IUnivemité Laval, 19734990). 

RICARD, André, La gloire desfnles à M;agiOire, [[Monh&dL Lemeac, 1975, Xm-156 p. 

RICARD, André, La vie ex-taire &Aicide 14 le pharamineux, ef de sa proche 
rieScendance, [Montrt!aIL Lemeac, 1973,174 p. 

Sol& (LE), Quebec, depuis 1896 (journal). 

SULTE, Benjamin, [sign6 CharIes Anneau], Une chasse ii l'ours, dans IrA[bum de Ia 
Minerve, vol.1, nœ 6/7,1 jidlet 1872, p. 313-318. 

Tr&iiezir (Le), ChÎcoutirni, 19054912 (journal). 

Violon (Le), MontdaIf 25 sept 1886-28 janv, 1888 ( j o d ) .  

Von; MontréaI, Communications Voir, depuis 1989; en cours de pubücation 

(jou=O- 

Vrai Gonmd (Le), Montr&i, 18794881 ( j o d  humorisfiqe). 



INDEX DES VARIANTES 

astra pe 
bargagne 
bargain 
bargaine 
bargane 
bargin 
barg ine 
barguenne 
bargoin 
barguine 
barguïnne 
bean 
bil 
bife 
bif4 
bille 
bin 
bine 
binn 
binne 
bbs 
boss 
bosse 
bôsse 
calister 
canastre 
anis 
canisse 
canissh 
caniste 
canisfer 
cannice 
cannis 
cannisse 
canniste 
cannister 
cannistre 
aute 
celaide 
ce16 
Célé 
celer 
œt 
cette 
ceme 

voir sthp 
voir baqain 
p. 16f 
voir bargain 
voir baqafn 
voir bargain 
voir baqain 
voir baqain 
voir baqain 
voir baqain 
voir bergain 
p. 47 
voir bM 
voir bill 
p- 52 
voir bill 
voir b w n  
voir bean 
voir bean 
voir bean 
voir boss 
P. 34 
voir boss 
voit boss 
voir cankfer 
voir canister 
voir canisfer 
voir caniSter 
voir canisfer 
voir canisfer 
P- 84 
voir canisfer 
voir canisfer 
voir canisfer 
voir canisfer 
voir cani- 
voir canr'Mw 
voir coaf 
voir sîèigh 
voir sC8igh 
voir sIerfh 
voir skigh 
voir set 
voir sef 
voir set 

ched 
chède 
chèdre 
cherde 
chomrn' 
chornme 
choome 
chop 
chope 
C ~ ~ P P ~  
chum 
C ~ P W  
coat 
cor 
cote 
cote 
cottage 
d'jaque 
djac 
diack 
djaque 
djob 
djobbe 
djobbet 
dio b beur 
djobe 
djo ber 
djobeur 
drav 
drave 
drive 
= P m  
-Ppe 
expres 
exprès 
exp- 
erp- 
exp- 
faceman 
fareman 
fârernane 
f;on 
fonn 
bnne 

voir shed 
voir shed 
voir shed 
voir shed 
voir chum 
voir chum 
voir churn 
voir shop 
voir shop 
voit shop 
p. 30 
voir sfnp 
p. 127 
voir coat 
voir coat 
voir coat 
p. 82 
voir jack 
voir jack 
voir iack 
voir jack 
voir job 
voir job 
voir job 
voir jobber 
voir job 
voir jobber 
voir jobber 
voir drive 
voir drive 
p. 79 
voir expmss 
voir sfmp 
voir express 
voir expnrss 
voit erp- 
p. 138 
voir expriess 
voir haman 
voir hmman 
voir hreman 
voir ftrn 
voir fun 
voir fUn 



bre-man 
foremane 
fonnan 
formanne 
fun 
funne 
w g n  
gagne 
gâgne 
9- 
gangne 
g roc'ries 
groœrie 
grôœrie 
groceries 
gmcery 
grosserie 
grosseries 
hag ine 
jack 
job 
jobbe 
jobber 
jobbeur 
jober 
iobeur 
jubber 
lonche 
ConnFche 
lontche 
Ioose 
louce 
lounche 
lousque 
louss 
luchn 
Iunch 
luse 
net 
nett 
neBe 
oiginne 
ouâcher 
ouagine 
ouâginn' 
ouagnne 
ouâg uins 

voir fbmman 
voir foreman 
voir fioreman 
voir foreman 
p- 24 
voir firn 
voir gang 
voir gang 
voir gang 
p. 42 
voir gang 
voir gmcery 
voir gmcery 
voir g10cery 
voir gmcery 
p. 170 
voir grocey 
voir grocety 
voir mgon 
p. 174 
p. 19 
voir job 
P- 
voir jobber 
voir jobhr 
voir jobber 
voir jobber 
voir lunch 
voir iunch 
voir lunch 
p. f30 
voir loose 
voir lunch 
voir loase 
voir Ioose 
voir lunch 
P- 64 
voir Ioose 
p. 181 
voit nef - 

voir nef 
voir wagon 
voir m&her 
voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 

ouaguine 
ouâguine 
ouaguinne 
ouâguinne 
ouafcher 
ouatcheur 
pcaia 
P-nut 
W d  nut 
phonne 
pinote 
pinotte 
PO[ 

paie 
pôle 
ml1 
ponche 
ponn'che 
pool 
pounce 
pu& 
punche 
robber 
robbeur 
robeheure 
robeur 
robeure 
robeux 
rof 
roff 
rom 
rorsh 
rone 
ronn' 
ronne 
mugh 
rougM 
mbkr 
mbbeur 
rubbeure 
nrff 
ftm 
nrn 
mnne 
seré 
seré 
sefée 

voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voir wafcher 
voir watcher 
p. 108 
voir pesnut 
voir peanut 
voir fun 
voir peanut 
voir peanut 
voir poli 
voir polf 
voir poli 
p. 116 
voir punch 
voir punch 
voir poll 
voir punch 
p. 148 
von punch 
voir mbber 
voir &ber 
voir nrbber 
voir rubber 
voir &ber 
voir rubber 
voir mugh 
voir mugh 
voir rough 
voir mugh 
voir run 
voir tun 
voir nrn 
p. 143 
voit mugh 
p. m 
voir mbber 
voir mbber 
voir mugh 
voir mugh 
p. 134 
voir mn 
voir sWgh 
voit srrsïli 
voir st@h 



seleg h 
sélegh 
seleig h 
sely 
sept 
sef 
sêt 
sett 
sette 
shed 
shedde 
shède 
shop 
show 
shoppe 
slac 
slack 
slaque 
slaxes 
slé 
slée 
slegue 
sleig 
sleigh 
sleight 
sieigt 
S ~ Y  
sley n 
s m  
smarte 
smat 
smate 
smath 
srnathe 
smatt 
srnatte 
stake 
steack 
steak 
steaque 
stek 
sféque 
sbcme 
sbc 
* k  
m u e  
-P 

voir sleigh 
voir steigh 
voir sïeigh 
voir sieigh 
voir set 
p. 27 
voir set 
voir set 
voir set 
p. 118 
voir shed 
voir shed 
p. 158 
voir shop 
voir shop 
voir slack 
p. 166 
voir slack 
voir sfack - 

voir skQh 
voir sïeigh 
voir sleigh 
voir sleigh 
p. 37 
voir sfeigh 
voir sleigh 
voir sWgh 
voir sleigh 
p. 68 
voir smarf 
voir smart 
voir smart 
voir sm& 
voir smarf 
voir smact 
voir smaH 
voir sfaak 
voit steak 
p- 93 
voir sfeak 
voir steak 
voir &wk 
voir &m 
voir SfOCk 
P- 
voir sfock 
p. 11.1 

-pe 
-PP 
stra PPe 
strop 
Stuck 
tchum 
tchom 
tchomme 
tchum 
tchurnme 
teak 
team 
techomm 
üm 
time 
Bmm 
timme 
trac 
frack 
tmcque 
trape 
~ P P e  
traque 
troc 
trock 
trocque 
troque 
truc 
buck 
wagain 
wagaine 
waggin 
waggine 
wagginne 
waggon 
wagg uine 
wagin 
wagine 
wâgïne 
waging 
waginne 
WBQO* 
wagonne 
wâguin 
waguine 
dguine 
waauinne 

voir saap 
voir slrep 
voir s&ap 
voir stmp 
voir sfock 
voir chum 
voir chum 
voir chum 
voir chum 
voir chum 
voir steak 
p. 153 
voir chum 
voir team 
voir feam 
voir feam 
voir team 
voir back 
p. 124 
voir back 
voir stmp 
voir m p  
voir fmck 
voir fnrck 
voir buck 
voir buck 
voir truck 
voir buck 
p. 121 
voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voir Wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voit wagon 
voir wagon 
voir wagon 
voit mgon 
voir wagon 
P- 54 
voit wrgon 
voir wagon 
voir mgon 
voir wagon 
voir wamn 



wagunne voir wagon 
Wdcher p. 98 
watcher voir Wdfcher 
watcheur voir wafcher 
watchewc voir -cher 
watsher voir W h e r  
wouatcher voir wafcher 

(282 formes, incluant les formes d'origine et leurs variantes) 



ANNEXE 

Corpus 6tabli à partir du Diifronnaii des angliwmes de Colpmn, du FTLFQ et de I'IIQ (voir les 
quatre étapes de la fornation du corpus dans I'intmduCti*on, p. 1346; I'ordre ne conespond pas tout a 
&it à cefui des mots bmiant notre corpus pour les raisons exp1'queeS à la p* 15,) 

Mat 

set 
camp 
gang 
sleigh 
bill 
boss 
fun 
drave 
cottage 
Coat 
chum 
job 
P- 
bean 
foreman 
srnatt 
Watcher 
canister 
jober 
net 
wagon 
steak 

sheds 
stock 
rouglt 
run 
loose 
peanut 
lunch 
shw 
nrbber 
bargain 
team 
truck 
tradc 
jack 
ewp- 
poli 
punch 
Q-ry 
pub-ne 
slack 
runner 
flat 
cook 

vanam 2 

gagn 
dey 

bosse 
fbn 
dérive 

&e 
tctium 
djobbe 
P- 
binne 
fâremade 
smat . 

cari- 
jobbeur 

ouaguine 
steque 
saappe 
M e  
stoc 
m 
mnne 
bcisq- 

lounche 
cfioppe 
fabeur 
bargaine 
tim 
troc 
trac 
djaque 

POOC 
ponndie 
grocenes 
pob-rn 
slaque 
NnneuT 
fl* 

variant, 3 

gangne 

draïve 

chomme 
cljob 
peiœ 
bins 
foremane 
smate 

cannisse 
jobeur 

waguine 
stéque 
estrope 
chde 

rof 
ronner 

pea nut 

* 
rubbeur 
bargagne 
timme 
tNc 

jaque 

grosserie 
potti-ne 
scag- 
NnneCIlSûS 

varSantis 4 

gâgne 

mrrs 
foman 
smath 

dnisse 
djobeu t 

ouagine 
stec 
-P 

FTLFQ 

895 
818 
795 
695 
557 
568 
443 
41 1 
524 
321 
508 
261 
548 
41 1 
445 
471 
406 
372 
362 
362 
277 
298 
326 
329 
326 
283 
247 
249 
278 
383 
259 
254 
253 
282 
282 
279 
175 
266 
351 
238 
226 
202 
161 
273 
238 
253 



Mot 

show 
top 
cash 
mam 
overalls 
tough 
gin 
toast 
h c k  
plug 
pitcher 
Party 
spring 
jam 
ticket 
fadoty 
balfoon 
Chesterfield 
side board 
tank 
game 

varianbs 'l 

cho 
tope 
cache 
stime 
over al[ 
toffè 
dJlnne 
tausse 
fioc 
plogue 
picher 
partie 
springe 
djamme 
üquetîe 
factorie 
balloune 

saillebord 
tinque 
gaime 

bum 
brake 
co rdu roy 
jumper 
cookery 
business 
checker 
pok 
re 
calk 
pool 
v r t  
moP 
rack 
hustings 
nt= 
StUf'F 
sauce pan 
dump 
sink 
bgleur 
reel 
stand 
90 
tag 
ffask 
amna 
seore 
bu& 
kid 
SWelC 

bomme 
break 
corderoy 

varianîe 2 

shôw 
top!= 
cailche 
stim 
avrâles 
toff 

tôsse 
mue 
ploilie 

parti 
sprigne 
djam 
tiquet 
factorerie 
baloune 

saille bore 
tink 
g u h e  
bacosse 
bommer 
bréke 
corduroi 

vafiant8 3 

cask 
sümme 
overhall 
tof 

teste 
frac 
ploye 

pa* 
sprime 
jamme 
tikatte 
faderi& 
baloun 

sailleMe 
m-nque 
g u h e  

boume 
b*- 
corderoi 

djommepeur djomper djornpeur 
mokrie çookerie wuquecie 
bésenisse kinesse bizenisse 
tmëquer tchèquer chequer 
p6b pauie 
ré 
ciSller 

spôrt 
moppe 
raque 
husb'ng 
ri9 
sto ff 
chassepane 
dompe 
sQne 
boiler 
rii 
&ne 
gau 
tague 
flasque 
adna 

rac 
OSfjne hamne 
mpe 
stoffe 
chasse-panne chasse-pan 
domk durnpe 
Unc 
boileur bôkur 
rilk ri 

boque boc ml 
quide quine 
souel souelle 

vananb 4 

ovrdles 
tuff 

toste 

p h w e  

tickette 
facbie 
baloon 

que-bord 
tainque 
ghdme 

boom 
brèque 

jornpeur 
coquerie 
biuies 
chequer 

sP- 

~ ~ U ~ R Q  

chassepinte 

bowleur 

flache 



Mot variante f varia* 2 varian* 3 

miter ouéteur 
wrench mnch 
tramp tnmpe 
irail @§le 
caucus 
in fur wtapping enfirouâper 
bologna balone 
safe seié 
closet closefs 
peppermint paparmane 
barîey barli 
spot 
driver 

S m  
driveur 

PanW benetré 
peddler peddteur 
shack sc)ia& 
bracket (s) braqueüe (s) 
slacker 
fly 
culveR 
pin 
PU& 
bobsieigh 
tune 
taofer 
kodak 
bott 
stush 
snack 
toaster 
scraper 
shot 
Moses 
matcher 
screen 
sweater 
swing 
culiëur 
grill 
pucidihg 
bmid 
blind 
stage 
h m  
cradrecs 
minny 
srrp 
bad luck 
stactet 
sprit IeveI 
strai@It 
kZdrer 
a'wer 

slacquer 
ffailîe 
taivette 
pine 
Poque 
bobsleigh 
toune 
Iôfer 
kodadc 
bôte 
sloche 
c'naque 

chatte 
maususse 

saigne 
souiteur 
souigne 
colleur 
gril 
poudiw 
bread 
blagne 
starge 
0- 
cl'acket 
mene 
S~PP 

stacbur 
spIA-lever 
saaide 
kiieur 
WPPe 

enfirouapet enfirouafër 
baloney balleaunez 
safi M b  
cl&ettes éddsette 
papemane papemanne 
barte 

siaquer 
m u e  
dveue 
pinne 
pock 
b~g-dey 
quioune 
loffer 
kodaque 
Mtt 
slotche 
snaque 

shotte 
mausus 

scman 
sweateur 

cu lk  
griie 
poudingue 
bted 
blane 
a 9 e  
-pot 
crakers 
minnow 
srepînes 

sîateur 

strets 

WPP@ 

varimîw4 tTLFQ ILQ 



mt 
shiper 
skidm 
tiP 
starter 
blood 
candy 
dulE 
cute 
sflaft 
bosser 
cuüer 
rigg ing 
~ P W  
twi-st 
coach 
fellow 
cheap 
hose 
coke 
exhibit 
Keaîing 
carton 
fanw 
span 
fkture 
hit 
pack-sa& 
bully 
domper 
driller 
buffalo 
ride 
goal 
slow 
satchel 
break 
sling 
winch 
dnim 
joke 
ro bineux 
pick-up 
shower 

skider 
basinet 
scat 

varian6i, 1 

shipper 
ski400 

sfarteur 
b Cod 
candi 
dolie 
quioute 
chaf 
bocer 
cotkur 
réguine 
ap 
touisse 
match 
il0 
tcf'lipe 
hausse 

exihibit 
ketaine 
cartron 
fancie 
spane 

packsack 
bout6 
dumper 
driler 
baflo 
rîde 
gaule 

s n a t M  
brn- 
digne 
ouindm 
drornme 
djoke 

pecopw 

s r n a  
skidder 
basineüe 
Scaffe 

skidou squidou 

b Iode 
and& cannedé 
do[ dolf 
t c h b  
shaf sharft 
bosîer 
atter wtteur 
riguine rigguine 
Uppeur zippe 

cautcher scoache 
na flaw 
tchîpe mea~ 
hoze 

quétaine quétenne 
caltron carteron 

packsack pacsac 
boull6 boulet 

brèque 
sline sïtnn 

bonhomme seQt&ures 
muffiëur mOfRBUr mOfleur 

I O 5  13 i l 8  
mriner 75 42 f 17 

98 t? 115 
P- 72 42 tW 

94 17 t i i  



Mot variante 1 vrn'rntu 2 variante 3 

tripe t r ip~e 
chip CwPeS 
flailler 
broadcioth broadcloth 
batte 
flaillebine 
waitrisse waitriœ waitresse 
ouiper 

ILQ 




