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Introduction

• Manuels de langue étrangère : les auteurs reflétent l’essentiel pour 
l’apprentissage ? 

→ enseigner la langue standard ? 

mais la norme pédagogique n’est pas une norme monolithique.... 

• Difficulté dans la description objective des normes de 
prononciation

• La prononciation dite standard et l’usage réel dans les manuels
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Questions de recherche

• QR： Quelle est la norme actuelle que visent à enseigner les 
manuels débutants FLE ?

• Hypothèse： les manuels sont influencés non seulement par la norme 
d’orthoépistes, mais aussi par l’usage actuel du français parlé selon 
l’intuition des auteur.e.s. 

• Analyse des manuels de prononciation pour débutants

 corpus écrit (explications et exercices)

 corpus oral (fichiers audio)
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Manuels 
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Le français de référence comme norme 
pédagogique du FLE ?

• Définition du « français standard » dans les manuels de FLE ? 

→ très souvent traité sans précision, mais interprété comme le français d’un style 
soutenu ou d’uin style employé lors de la lecture. 

• Norme de prononciation：
• « grosso modo représenté par les annonceurs et les interviewers de la radio » (Léon 1968 ; cf. 

Morin 2000 : 98), 
• le français standardisé, qui est « une prononciation commune acceptée partout » dans toutes les 

régions de France (Carton et al. 1983 :77 ; cf. Morin 2000 : 98). 

• Le français de référence (Morin, 2000)
• « parlé sans accent particulier, ou dont ‘la prononciation [...] passe inaperçue’, ou encore dont la 

‘prononciation commune acceptée partout, [est définie] par des caractères communs [...] » (Morin 
2000 : 126)

• « celui d’une certaine classe sociale lorsqu’elle adopte un style approprié [...] ». (Morin 2000 : 126)

• Le français de référence dit par Morin (2000)＝ la norme dans l’enseignement du FLE
(Lyche, 2010)。
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La liaison
• [ɡʁɑ̃dami] pour grand ami

• Plusieurs facteurs interviennent dans le processus de liaison (niveaux 
phonologique, syntaxique, morphologique, lexical, sociolinguistique et 
pragmatique) 

• Écart entre la classification traditionnelle et la réalité dans le corpus PFC 
(Phonologie du Français Contemporain)：

grand // émoi, dans // un quart d’heure,   c’est // un(e), il est // important .. 

• Contextes de la liaison catégorique (systématiquement réalisée)
（Durand/Lyche, 2008)

• « déterminant + substantif » (ex. mes [z] amis) ; 
• « proclitique + verbe/proclitique » (ex. ils [z] arrivent, ils [z] y arrivent) ; 
• « verbe + enclitique » (ex. comment dit-[t]on) ; 
• dans quelques mots composés ou locutions (ex. pot-[t]au-feu)
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Analyse
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Analyse du corpus écrit
L’explication de la liaison dans certains manuels : 

« La voix ne s’arrête pas entre les mots. Dans certains cas, on prononce la lettre finale 
d’un mot avec la voyelle initiale du mot qui suit. On forme une nouvelle syllabe orale. 
C’est la liaison. » (Charliac et al. 2018 : 42)

« La liaison : la consonne non prononcée qui termine un mot et la voyelle prononcée qui 
commence le mot suivant s’unissent en une même syllabe. » (Kamoun/Ripaud 2016 : 
33)
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Analyse du corpus écrit

Au niveau macro-planification (Racine & Detey, 2015:2)

Les contextes morphosyntaxiques de la liaison obligatoire dans les 
manuels :

• « proclitique + verbe »

• « déterminant + nom »

• « chiffre (un, deux, trois, six, dix) + nom »

• « adjectif + nom »

• « préposition monosyllabique (sous, chez, sans, dans, en) +... »

• « adverbe monosyllabique (bien, très, plus, moins, trop, tout) + ... »
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Analyse du corpus écrit

Au niveau micro-planification (Racine & Detey, 2015:2)

• « la nature de consonne de liaison à réaliser », en lien avec la graphie, 

ex: un grand ami [ɛɡ̃ʁɑ̃tami] et non [ɛɡ̃ʁɑ̃dami]

• « le placement de cette consonne dans la structure syllabique (avec ou sans 
enchaînement) »

• « les modifications éventuelles de l’environnement immédiat (ouverture/ 
dénasalisation de la voyelle précédente »

ex: bon appétit [bɔnapeti] vs bon dimanche [bɔ̃dimɑ̃ʃ] 

dernier étage [dɛʁnjɛʁetaʒ] vs dernier bureau [dɛʁnjebyʁo]. 
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Analyse du corpus oral

• Observer la liaison après les formes des verbes être et avoir

• Comparer nos données avec Ågren (1973), Mallet (2008) et 
Heiszenberger et al. (2020) 

Ågren (1973) : d’extraits d’émissions radiophoniques

Mallet (2008): les conversations guidée et libre 

Heiszenberger et al. (2020): CD audio d’un manuel scolaire autrichien 
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Analyse du corpus oral

1. La liaison après les verbes dans nos corpus manuels
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2. La liaison après être
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2. La liaison après être
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2. La liaison après être
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2. La liaison après être



Une explication trouvée dans Abry & 
Chalaron (2019) 
« Les phrases sans liaison sont plus familières ». 
(Abry/Chalaron 2019 :119)
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2. La liaison après être
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2. La liaison après être

1) la volonté d’attirer l’attention des apprenant.e.s débutant.e.s d’abord sur l’apprentissage de la liaison 
catégorique ; 

2) la volonté de s’approcher du français spontané afin de sensibiliser les apprenant.e.s à la variation 
qu’ils peuvent rencontrer dans le français parlé en dehors de classe. 
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2. La liaison après être

En conversation, la liaison après les différentes formes du verbe être se comporte différement selon les 
régions francophones. 
Par exemple, la liaison après est : 39,3% en île-de-France ; 30,6% en Suisse ; 75,5% au Canada ; 
12,8% en Afrique (cf. Côté 2017). 
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2. La liaison après avoir



Conclusion

• Notamment est et c’est, nos manuels montrent deux résultats 
différents : 

1) la liaison est presque systématiquement réalisée (c’est le cas de 
trois manuels)

2) la liaison est rarement réalisée (c’est le cas dans Kamoun/Ripaud 
2016). 

• Il est difficile de saisir la raison pour laquelle les taux de la réalisation 
de la liaison sont très réduits chez Kamoun/Ripaud (2016). 

→ Grande difficulté de traiter la variabilité de réalisation de la liaison 
entre la lecture et la parole spontanée dans les manuels. 

→ Dans quelle mesure la norme est-elle appropriée ou réaliste dans les 
manuels pour débutants ?
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Perspectives d’avenir

• Analyse longitudinale de manuels de prononciation du 
français. → changement de la norme ? 

• Analyse de manuels publiés dans des pays/régions 
francophones. → la diversité de normes dans les pays 
francophones ? 

ex. le français québécois: ils ont [ilzɔ̃], [izɔ̃], [ijɔ̃] 

c’est une [sɛt͡syn] avec affrication
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