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REMERCIEMEN TS 

�¬�� �F�K�D�T�X�H�� �U�H�Q�W�U�p�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H���� �3�D�W�U�L�F�H�� �%�R�Q�K�R�P�P�H���� �S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�� �G�¶�H�V�S�D�J�Q�R�O����
invitait ses élèves à lire �/�D�� �9�L�H�L�O�O�H�V�V�H�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H. Je lui dois mon intérêt 
pour les aspects formels du vers français et espagnol et la découverte des 
travaux de Jacques Roubaud. Patrice Bonhomme est mort prématurément, 
�M�¶�H�V�S�q�U�H���T�X�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���O�X�L���D�X�U�D�L�W���S�O�X���� 

Depuis 1993, Jacques Roubaud encadre patiemment cette thèse que ses 
écrits et son séminaire du vendredi ont profondément nourrie. 
Régulièrement, il est intervenu pour réorienter les travaux en cours, pour 
�R�X�Y�U�L�U���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���S�L�V�W�H�V�����S�R�X�U���U�H�I�R�U�P�X�O�H�U���G�H�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���S�H�X���F�O�D�L�U�H�V�«���,�O���D��
�V�X���D�X�V�V�L���G�H�Y�L�Q�H�U���T�X�¶�L�O���I�D�O�O�D�L�W���P�¶�L�P�S�R�V�H�U���X�Q�H���G�D�W�H���E�X�W�R�L�U�����$�X���J�U�D�Q�G���-�5�����K�p�U�R�V��
�G�¶�X�Q�H���G�\�Q�D�V�W�L�H���G�X���Y�H�U�V�����P�H�U�F�L���� 

�3�L�H�U�U�H�� �/�X�V�V�R�Q�� �P�¶�D�� �G�q�V�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V��initiée aux arcanes de la 
théorie du rythme. Il a fallu beaucoup de temps pour que je parvienne à 
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �P�D�Q�L�S�X�O�p�V���� �P�D�L�V�� �M�¶�D�L�� �L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�U�p�F�L�p��
�O�¶�D�F�F�X�H�L�O���F�K�D�O�H�X�U�H�X�[�� �G�H�V���/�X�V�V�R�Q���� �1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�D�V�V�p���G�H���E�R�Q�Q�H�V���D�S�U�q�V-midi à 
discuter des proj�H�W�V�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�R�V�H�V���� �0�H�U�F�L�� �S�R�X�U�� �Y�R�W�U�H�� �V�R�X�W�L�H�Q�� �D�X�V�V�L��
amical que scientifique et votre participation au jury. 

�/�H�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �Q�¶�D�X�U�D�L�W�� �M�D�P�D�L�V�� �H�[�L�V�W�p�� �V�D�Q�V�� �)�U�D�Q�o�R�L�V�� �<�Y�R�Q���� �D�X�W�H�X�U�� �G�X��
�S�K�R�Q�p�W�L�V�H�X�U�� �T�X�L�� �\�� �D�� �L�Q�W�p�J�U�p�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �D�X�� �Y�H�U�V���� �)�U�D�Q�o�R�L�V�� �P�¶�D��
également �L�Q�L�W�L�p�H�� �j�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�G�L�W�H�X�U�V�� �G�H�� �W�H�[�W�H�� �V�R�X�V�� �8�Q�L�[�� �H�W�� �j�� �O�D��
programmation sophistiquée avec SAS. Je garde un souvenir bien agréable 
de nos « alexandrinisations �ª�� �H�W�� �M�¶�H�V�S�q�U�H�� �V�X�U�W�R�X�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�R�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
�R�F�F�D�V�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���H�Q�V�H�P�E�O�H�����$���O�¶�D�P�L���H�W���Follègue, merci. 

Ma gratitude va également à François Rastier et à Benoît Habert pour 
�D�Y�R�L�U���D�F�F�H�S�W�p���G�¶�p�W�D�E�O�L�U���O�H�V���S�U�p-rapports de cette thèse. François Rastier, dont 
�M�¶�D�L���H�X���O�D���F�K�D�Q�F�H���G�H���S�R�X�Y�R�L�U���V�X�L�Y�U�H���O�H���V�p�P�L�Q�D�L�U�H���H�Q���'�(�$�����D���E�L�H�Q���Y�R�X�O�X���S�R�U�W�H�U��
�G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �j �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �H�W�� �P�¶�D�� �S�U�R�G�L�J�X�p�� �j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �U�H�S�U�L�V�H�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�H�L�O�V��
�M�X�G�L�F�L�H�X�[�����%�H�Q�R�v�W���+�D�E�H�U�W���D���p�F�U�L�W���O�H���U�D�S�S�R�U�W���D�O�R�U�V���T�X�¶�L�O���D�Y�D�L�W���O�H���E�U�D�V���G�U�R�L�W���G�D�Q�V��
le plâtre �����L�O���P�¶�D�Y�D�L�W���G�p�M�j���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W���W�U�D�Q�V�P�L�V���G�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�H�V���V�X�U��
un chapitre. 

Je tiens aussi à remercier Bernard Cerquiglini, qui a accepté de faire 
partie du jury en dépit de son emploi du temps extrêmement chargé.  

�6�R�S�K�L�H�� �)�L�V�K�H�U�� �D�� �M�R�X�p�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �P�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �W�K�q�V�H�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�¶�D�Q�J�H��
�J�D�U�G�L�H�Q���� �(�O�O�H�� �P�¶�D�� �R�X�Y�H�U�W�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�V�� �G�X�� �&�(�/�,�7�+�� �H�W�� �G�R�Q�Q�p�� �D�F�F�q�V�� �j�� �X�Q�H��
allocation de recherche ���� �H�O�O�H�� �P�¶�D�� �D�S�S�R�U�W�p�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�H�L�O�V�� �S�U�p�F�L�H�X�[�� �V�X�U�� �O�H�V��
travaux en cours �����H�Q�I�L�Q���H�O�O�H���D���D�F�F�H�S�W�p���G�H���I�D�L�U�H���S�D�U�W�L�H���G�X���M�X�U�\���H�W���F�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L��
a organisé la soutenance.  
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�-�H�� �V�X�L�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�H�� �j�� �3�L�H�U�U�H�� �(�Q�F�U�H�Y�p�� �G�H�� �P�¶�D�Y�R�L�U��
écoutée et apporté des conseils aussi chaleureusement. Là encore, tout 
�F�R�P�P�H���j���V�R�Q���V�p�P�L�Q�D�L�U�H�����M�¶�D�L���S�X���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���G�H���V�R�Q���V�D�Y�R�L�U�����G�H���O�D���I�L�Q�H�V�V�H���G�H���V�D��
pensée et de sa très grande humanité. Des pans entiers de ce mémoire 
�V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���V�X�U���V�H�V���W�U�D�Y�D�X�[�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���F�H�X�[���T�X�L���W�U�Ditent de la liaison et du e 
�P�X�H�W���� �-�H�� �U�H�P�H�U�F�L�H�� �D�X�V�V�L�� �,�U�q�Q�H�� �7�D�P�E�D�� �S�R�X�U�� �P�¶�D�Y�R�L�U�� �S�D�W�L�H�P�P�H�Q�W�� �p�F�R�X�W�p�H�� �H�W��
�P�¶�D�Y�R�L�U�� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �U�H�P�D�U�T�X�H�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �0�L�F�K�H�O�� �G�H�� �)�R�U�Q�H�O�� �S�R�X�U�� �O�D��
�U�H�O�H�F�W�X�U�H���F�U�L�W�L�T�X�H���G�H�V���S�D�V�V�D�J�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W�� 

Les différentes occa�V�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �H�X�H�V�� �G�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
�W�U�D�Y�D�X�[�� �P�¶�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �R�X�Y�H�U�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �S�L�V�W�H�V�� �H�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�Y�D�Q�F�H�U���� �-�H��
remercie pour leurs remarques et leur bienveillance tous les participants des 
conférences du cercle Polivanov, qui ont suivi ce travail au fil des ans, et 
notamment Françoise Pitras, mémoire vivante du Centre de Poétique 
�&�R�P�S�D�U�p�H�����G�R�Q�W���O�¶�D�L�G�H���I�X�W���L�Q�H�V�W�L�P�D�E�O�H���S�R�X�U���O�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���E�L�E�O�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V����
�/�H�V���M�R�X�U�Q�p�H�V���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���W�H�[�W�X�H�O�O�H�V���R�Q�W��
aussi constit�X�p���G�H�V���P�R�P�H�Q�W�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�����(�O�O�H�V���I�X�U�H�Q�W���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�U��
�V�X�U�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H���� �(�O�O�H�V�� �P�¶�R�Q�W�� �H�Q��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���S�H�U�P�L�V���G�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U���&�K�D�U�O�H�V���0�X�O�O�H�U�����O�H���S�q�U�H���I�R�Q�G�D�W�H�X�U���G�¶�X�Q�H���G�H�V��
branches de la discipline qui, dans les �D�Q�Q�p�H�V�����������D���W�U�D�Y�D�L�O�O�p���V�X�U���O�H�V���°�X�Y�U�H�V��
�F�R�P�S�O�q�W�H�V�� �Q�X�P�p�U�L�V�p�H�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶Etienne Brunet, Dominique 
Labbé, André Salem, Max Reinert, et plus récemment Michel Bernard, 
Etienne E�Y�U�D�U�G�� �H�W�� �*�p�U�D�O�G�� �3�X�U�Q�H�O�O�H�� �D�Y�H�F�� �T�X�L�� �M�¶�D�L�� �H�X�� �G�H�V�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�V��
instructives. �'�H�V�� �V�X�J�J�H�V�W�L�R�Q�V�� �X�W�L�O�H�V�� �P�¶�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �p�W�p�� �D�S�S�R�U�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V��
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�V���D�X���V�p�P�L�Q�D�L�U�H���G�¶�+�H�Q�U�L���%�p�K�D�U���j���3�D�U�L�V���,�,�,�����-�H���V�X�L�V���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�H���j��
�0�L�F�K�H�O���%�H�U�Q�D�U�G���G�H���P�¶�D�Y�R�L�U���S�U�R�S�R�V�p���G�¶�\���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� 

�0�H�U�F�L�� �j�� �-�X�O�L�H�� �0�L�F�K�H�D�X�� �S�R�X�U�� �V�R�Q�� �D�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �G�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H��
�G�¶analyse des couples de mots-rimes ; à Max Reinert pour ses conseils dans 
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�X�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �D�Y�H�F��ALCESTE ; à Jean-Gabriel 
Ganascia pour son accueil dans son laboratoire de Paris VI et à ses étudiants 
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INTRODUCTION  

�/�¶�R�E�M�H�W���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���O�H���U�\�W�K�P�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Qdrin classique. Nous avons 
�R�S�W�p���S�R�X�U���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���H�P�S�L�U�L�T�X�H���T�X�L���S�R�U�W�H���V�X�U���O�¶�°�X�Y�U�H���W�K�p�k�W�U�D�O�H���F�R�P�S�O�q�W�H��
de Corneille et Racine, soit près de 80 ���������Y�H�U�V�����&�¶�H�V�W���O�D���W�D�L�O�O�H���G�H���F�H���F�R�U�S�X�V��
et son exploitation systématique (aux niveaux phonétique, lexical et 
morpho-syntaxique) qui distingue notre travail des recherches antérieures. 

�-�X�V�T�X�¶�j�� �Q�R�V�� �M�R�X�U�V���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�V�� �P�H�Q�p�H�V�� �V�X�U��
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �R�Q�W�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U�� �G�H�V�� �F�R�U�S�X�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �G�p�S�D�V�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H��
�P�L�O�O�L�H�U�� �G�H�� �Y�H�U�V���� �/�D�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �G�R�L�W à Jacques Roubaud, 
�V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�L�O�O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �Y�H�U�V�� �G�H��Bérénice [1988]. Dans sa thèse 
consacrée au vers de la seconde moitié du XIX e siècle, Jean-Michel Gouvard 
[1994] explore, à titre comparatif, 500 alexandrins classiques du XVII e 

siècle.  

�6�L�� �G�¶�D�X�W�Ues travaux empiriques ont porté sur le vers du XIX e siècle, ils 
visaient principalement à explorer des phénomènes spécifiques. Citons le 
« desserrement » des contraintes dans �/�D�� �9�L�H�L�O�O�H�V�V�H�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H de 
Roubaud [1978, 1988], à propos du vers de Hugo, Nerval, Baudelaire, 
Rimbaud et Mallarmé ; la répartition de six propriétés syntaxico-
phonétiques sur les douze positions de 1810 vers de Rimbaud, Verlaine et 
Mallarmé dans Théorie du vers de Benoît de Cornulier [1982b] ; la 
répartition de propriétés similaires à celle de Cornulier sur 35 000 vers de la 
seconde moitié du XIX e siècle, dans la thèse de Gouvard [1994]. Des 
analyses portant sur des points particuliers, comme la césure, ont donc pu 
�r�W�U�H���U�p�D�O�L�V�p�H�V���V�X�U���G�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�H���Y�H�U�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�����P�D�L�V���M�X�V�T�X�¶�L�F�L���O�D��lourdeur 
du travail interdisait une approche systématique.  

�&�¶�H�V�W�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�X�� �W�U�D�L�W�H�U��
systématiquement les phénomènes rythmiques sur un corpus aussi important 
que le nôtre. La démarche est simple �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���P�D�U�T�X�H�U���O�Hs composantes 
rythmiques de chaque vers, de rassembler tous ces vers marqués dans une 
grande base de données, puis de dégager les grandes lois ou tendances par 
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�G�H�V�� �F�D�O�F�X�O�V���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���� �&�¶�H�V�W���S�R�X�U���D�F�F�p�G�H�U���j�� �F�H�W�W�H���D�S�S�U�R�F�K�H���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H���T�X�H��
nous avons travaillé sur un grand corpus. La statistique a le mérite de 
fournir des représentations assez parlantes des phénomènes de distribution 
�W�H�P�S�R�U�H�O�O�H���R�X���V�S�D�W�L�D�O�H�����F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�X���U�\�W�K�P�H�����1�R�X�V���S�R�X�Y�L�R�Q�V���G�R�Q�F��
légitimement espérer accéder par là à des résultats nouveaux et les décrire 
�G�H���P�D�Q�L�q�U�H���T�X�D�Q�W�L�I�L�p�H���H�W���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�����&�¶�H�V�W���E�L�H�Q���O�H���F�D�V�����F�R�P�P�H���R�Q���O�H���Y�H�U�U�D�� 

�&�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �V�L�P�S�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �K�H�X�U�W�p�� �j�� �G�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �S�O�X�V��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �T�X�H�� �S�U�p�Y�X���� �1�R�X�V�� �S�H�Q�V�L�R�Q�V�� �H�Q�� �H�I�I�H�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �Q�R�X�V��
appuyer sur les définitions existantes du rythme pour décrire la forme 
particulière de celui du vers alexandrin. Mais la notion de rythme, pour 
�p�Y�L�G�H�Q�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W���j�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���� �H�V�W���O�R�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �F�O�D�L�U�H ; la littérature en 
fournit des définitions pour le moins diverses, qui ne sont pas aisément 
�I�R�U�P�D�O�L�V�D�E�O�H�V���� �H�W�� �Q�H�� �U�p�V�L�V�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
programmation informatique1. À la réflexion, cela ne saurait étonner 
�V�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �T�X�L�� �P�H�W�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �O�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�V�� �G�H��
« forme » et de « temps ».  

�&�X�U�L�H�X�V�H�P�H�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �P�R�Q�W�U�p�� �%�H�Q�Y�p�Q�L�V�W�H�� �>1951, 1966], la plupart 
�G�H�V�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �L�Q�H�[�D�F�W�H�� �G�H��
�O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H�����T�X�L���D�V�V�R�F�L�H���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���D�X���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�H�U���G�H�V���I�O�R�W�V�����2�U���O�H��
verbe couler (ô ~) dont dérive rythme (ô ó ���� �H�Q�� �J�U�H�F���� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �p�W�p��

utilisé pour désigner le mouvement de la mer. Benvéniste revient aux usages 
premiers du terme. Le mot rythme en grec serait utilisé par Démocrite pour 
désigner la « forme », « en entendant par là la forme distinctive, 
�O�¶�D�U�U�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�D�U�W�L�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �W�R�X�W » [p. 330]. Il désigne des 
�F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�U���� �G�¶�R�•�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H��
�O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H����couler. Platon modifie le sens du terme et lui donne son sens 
actuel : « configuration des mouvements ordonnés dans la durée » [p. 335]. 
Comme le soulignait Fraisse [1956] « il y a un sens général du mot rythme 
avec deux pôles principaux : périodicité et structure ». Le rythme désigne la 
�U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �H�W�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �R�X�� �G�H��
stimulations. Les deux aspects du rythme sont étroitement mêlés puisque la 
�U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �D�L�W�� �X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H��
reconnaissable. Les travaux de Fraisse [1956] sur la psychologie du rythme 
se sont attachés à montrer cette double dimension du rythme. Cette 

                                                 
1 Pierre Getzler a recensé dans différentes langues plus de 500 définitions du terme 

rythme contradictoires, imprécises, relevant de théories et idéologies très diverses. Ce 
�P�D�W�p�U�L�D�X���G�H�Y�U�D���r�W�U�H���p�W�X�G�L�p���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H�� 
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distinction entre périodicité et structure rejoint en partie celle qui est faite 
entre le mètre et le rythme, où le mètre désigne la périodicité et le rythme 
�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���>�S�� 112]. 

Nous retiendrons donc du mot rythme �T�X�¶�L�O��désigne la répétition de 
formes ou configurations dans la séquence temporelle. Ce sont ces 
configurations que nous allons explorer. Toutefois, comme à chaque fois 
�T�X�H���O�¶�R�Q���H�[�D�P�L�Q�H���X�Q�H���p�Y�L�G�H�Q�F�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���X�Q���S�U�R�E�O�q�P�H���D�U�G�X�����T�X�L��
�S�R�X�U�U�D�L�W���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U ainsi ���� �T�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�H���O�D���U�p�S�p�W�L�W�L�R�Q���� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W���T�X�¶�H�V�W-
ce que le même par rapport au différent ? Quelles sont les dimensions sous 
lesquelles nous devons, du point de vue du rythme, comparer des objets 
pour juger de leur identité ���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�R�•�� �F�R�Q�V�L�G�qre-t-�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D��
différence ? Plus précisément ���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�X�[�� �Y�H�U�V��
�V�X�F�F�H�V�V�L�I�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �T�X�¶�D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �O�H�V��
mots et sons varient également, à quel niveau de contenu et de détail 
devons-nous décrire le vers pour appréhender les événements qui se 
répètent ?  

Pour décrire ces formes qui se répètent, notre approche empirique a été 
guidée par la théorie du rythme développée par Pierre Lusson [1973, 1998], 
�T�X�L�� �S�U�R�S�R�V�H�� �X�Q�� �I�R�U�P�D�O�L�V�P�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �S�K�p�Qomènes 
rythmiques, et par les applications qui ont pu en être faites au Centre de 
�3�R�p�W�L�T�X�H�� �&�R�P�S�D�U�p�H���� �'�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H���� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �D�G�P�H�W��
�S�O�X�V�L�H�X�U�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�������F�H�O�X�L���G�H���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���R�X���V�\�O�O�D�E�H���P�p�W�U�L�T�X�H�����F�H�O�X�L��
�G�X�� �Y�H�U�V�� ���H�W�� �G�H�� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���� �Ht celui défini par la rime. Nous les avons 
systématiquement explorés. Il nous a fallu, avant de décrire chacun de ces 
niveaux, en définir les éléments de manière suffisamment opératoire pour 
être compris même par une machine. 

Sur ces principes, nous avons mis au point un outil, le METROMETRE, 
qui permet :  

�‡ de segmenter chaque vers concret en syllabes qui correspondent de 
manière univoque aux douze positions métriques du modèle ;  

�‡ de caractériser chaque vers concret par des marquages phonétiques, 
lexicaux, morpho-syntaxiques et prosodiques, qui permettront de 
construire une figure générale et multiple du vers et des hémistiches. 
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Repérer les positions métriques 

�6�L���Q�R�X�V���S�D�U�Y�H�Q�R�Q�V���V�D�Q�V���S�H�L�Q�H���j���L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���T�X�¶�X�Q���Y�H�U�V���H�V�W���X�Q���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���j��
la simple lecture, la tâche est nettement moins simple quand elle est confiée 
�j�� �O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���� �3�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �L�O�� �I�D�X�W��
mettre à jour les principes et les règles qui permettent le passage de la 
séquence du vers à un modèle abstrait qui, à ce nivea�X�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �H�V�W��
décrit comme une séquence concrète de douze positions.  

�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �© �H�Q�� �Y�H�U�W�X�� �G�¶�X�Q�H�� �U�q�J�O�H�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� ��mapping 
rule�����������������X�Q�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H���E�L�X�Q�L�Y�R�T�X�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���V�\�O�O�D�E�H�V���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���H�W���O�H�V��
X [éléments] de la structure métrique » [Jakobson & al., 1972, p. 104]. Pour 
�+�D�O�O�H�����L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���H�Q���J�U�R�V���S�R�X�U���O�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���T�X�¶�X�Q�H���U�q�J�O�H���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q :  

La règle de transformation qui concerne le type de poésie française le plus 
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W���V�¶�p�Q�R�Q�F�H���G�R�Q�F���D�L�Q�V�L :  
Chaque élément du mètre (chaque X) doit correspondre soit à un e muet suivi 
�G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H���� �V�R�L�W�� �j�� �X�Q�H�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �D�X�W�U�H�� �T�X�¶�X�Q��e muet indépendamment du 
contexte.  

[Jakobson & al, 1972]. 

Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que semble le 
croire Halle et la construction des règles de transformation qui permettent 
de passer de la séquence graphique au modèle abstrait du vers ne va pas de 
soi.  

Nous rencontrons en effet différentes difficultés, classiques en 
phonologie :  
1. �4�X�¶�H�V�W-�F�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H���� �F�R�P�P�H�Q�W�� �G�p�F�R�X�S�H�U�� �O�H�V�� �V�\�Olabes dans la 

séquence continue des phonèmes ?  
2. �4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���Q�R�\�D�X���Y�R�F�D�O�L�T�X�H���G�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H ? Peut-on utiliser 

les seize phonèmes vocaliques du français ?  
3. Que faire des séquences de voyelles adjacentes ? Combien de positions 

occupent-elles ? Comment identifier de manière systématique diérèse et 
synérèse ? 

4. Quel traitement adopter pour les e muets ? Quand sont-ils maintenus, 
quand sont-ils élidés ?  

5. Faut-il modéliser les phénomènes de liaison ? Si oui, comment ?  

Nous présenterons dans le détail les réponses que nous avons choisies 
ou élaborées à chacune de ces interrogations. Nous traiterons donc 
successivement la diérèse, le e muet et la liaison. 
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Décrire les positions métriques 

�/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� ���O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �p�W�D�Q�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V��
métriques) est celui de la représentation du contenu de chaque position dans 
notre système, afin de pouvoir construire la figure rythmique du vers. Quels 
descripteurs retenir pour appréhender la question du rythme du vers ? Ce 
choix est dangereux, car il va limiter les régularités que nous pourrons 
percevoir ; et nous rendra aveugle aux régularités des phénomènes non 
marqués. Pour limiter ce risque, nous avons fait le choix de projeter 
plusieurs marquages relevant de composantes linguistiques différentes : 
pho�Q�p�W�L�T�X�H�����V�\�Q�W�D�[�H���H�W���S�U�R�V�R�G�L�H�����&�H�V���F�K�R�L�[���U�p�V�X�O�W�H�Q�W���H�Q���S�D�U�W�L�H���G�¶�X�Q���D�U�E�L�W�U�D�J�H��
�I�R�Q�G�p�� �V�X�U�� �O�D�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �1�R�X�V�� �H�[�D�P�L�Q�H�U�R�Q�V�� �O�H�V��
�P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �D�G�R�S�W�p�V���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�L�R�Q�V�� �D�L�P�p�� �S�R�X�Y�R�L�U��
�P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H�� 

Le métromètre 

Le métromètre est une réponse, encore imparfaite, à notre projet de 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �&�H�W�� �R�X�W�L�O��
informatique répond au premier objectif : il identifie les positions métriques 
�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �Q�¶�L�P�S�Rrte quel vers de type 
« classique �ª�� �H�W�� �H�Q�� �G�R�Q�Q�H�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�S�K�D�E�H�W�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H��
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �,�O�� �U�p�S�R�Q�G�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�X�� �V�H�F�R�Q�G�� �R�E�M�H�F�W�L�I���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�V��
descriptions phonétiques, morpho-syntaxiques et prosodiques de chacune 
des positions du vers, comme on peut le voir sur la figure de la page 14. Le 
métromètre lit chaque vers, en fait une analyse syntaxique et produit une 
transcription phonétique, organisée en syllabes métriques. En sortie, le 
métromètre attribue à chacune des positions du vers un certain nombre de 
marquages : la syllabe métrique, son noyau vocalique, sa position dans le 
�P�R�W�� ���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �R�X�� �I�L�Q�� �G�H�� �P�R�W������ �V�D�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�R�U�W�H��
ou non un accent et enfin le nombre de positions du vers. 

Précisons que la représentation phonétique produite par le métromètre 
ne prétend aucunement définir ce que devrait être une bonne diction du vers. 
�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �D�E�V�W�U�D�L�W�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �D�X�� �P�R�G�q�O�H�� �G�X��
�Y�H�U�V�����T�X�H���O�¶�D�F�W�H�X�U���R�X���O�H���O�H�F�W�H�X�U���U�H�V�W�H���O�L�E�U�H���R�X���Q�R�Q���G�¶�D�G�R�S�W�H�U�� 
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De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?  
Racine, Bérénice, vers 302.  

 
Représentation multidimensionnelle :  

Syllabes 
métriques 

d \  s ´ t \ f 
2 n ¥ i f e n i s a t y v y l a sp l å~ �G���y���U 

Voyelles 
métriques 

\  ´  \  f ¥ i e i a y y a å~ �y 

Repérage des 
fins de mots 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Catégories 
syntaxiques 

7 6 6 0 4 4 1 6 2 6 0 0 

Marquage 
accentuel 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

Nb syllabes  12            

 
Clef de lecture du tableau : La cinquième syllabe métrique correspond à la 

séquence phonémique /f e/, elle n'est pas située en fin de mot (cf. 
repérage des fins de mots = 0) et appartient à un nom propre (cf. 
catégorie syntaxique = 4). 

Repérage des fins de mot :  

0 = syllabe interne  1 = syllabe finale 

�&�D�W�p�J�R�U�L�H�V���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�����V�H�O�R�Q���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���6�\�O�H�[�� 

0 = Nom 5 = Sigles3 
1 = Verbe 6 = Déterminant, pronom 
2 = Adjectif, participe passé 7 = Préposition 
3 = Adverbe 8 = Conjonction 
4 = Nom propre 9 = Pronom relatif 

Marquage accentuel 

0 = syllabe ne portant pas 
 �G�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���P�R�W 

1 = syllabe portant  
 un accent de mot 

Figure 1. Fonctionnement du métromètre et représentation métrique 

                                                 
2 ef : désigne un e muet « faible �ª�����V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�¶�p�O�L�V�L�R�Q���V�H�O�R�Q���V�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� 

3 �&�H�W�W�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���Q�¶�H�V�W���p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���S�D�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���S�R�X�U���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�Lque : 
�Q�R�X�V���Q�H���O�¶�L�Q�G�L�T�X�H�U�R�Q�V���S�O�X�V�� 
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�/�¶�R�X�W�L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W���S�D�V���� �L�O���D���G�R�Q�F���I�D�O�O�X���O�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H : le métromètre a été 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �S�K�R�Q�p�W�L�V�H�X�U�� �G�X�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U��
�)�U�D�Q�o�R�L�V���<�Y�R�Q���>���������@�����T�X�L���V�¶�D�S�S�X�\�D�L�W���O�X�L-même sur un analyseur syntaxique 
développé par Patrick Constant [1991]. Le métromètre a été mis au point en 
collaboration avec François Yvon en ajoutant au phonétiseur un ensemble 
de règles supplémentaires adaptées au cas du vers. La diérèse, le e et la 
liaison, qui sont les trois lieux de variation phonologique, ont donné lieu à 
des traitements spécifiques [Beaudouin et Yvon, 1994 et 1996].  

�&�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �T�X�¶�X�Q�� �R�X�W�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�V��
corpus de vers est ainsi construit. 

Révéler la figure du vers 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �I�D�E�U�L�T�X�H�U�� �O�¶�R�X�W�L�O���� �P�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�H�U��
pour explorer les phénomènes métrico-ryt�K�P�L�T�X�H�V�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�H�U�V����
Le découpage en positions métriques, tout comme les marquages, sont 
conçus pour être soumis à des traitements statistiques. Nous avons donc 
« préparé » un corpus important qui puisse servir de matériau 
�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q : les �°�X�Y�U�H�V���W�K�p�k�W�U�D�O�H�V���F�R�P�S�O�q�W�H�V���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H�����T�X�L��
sont typiques de la période « classique �ª�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�W�� �T�X�L�� �V�R�Q�W��
composées essentiellement en alexandrins. Ce corpus a été édité sous une 
forme standardisée afin de pouvoir être « passé au métromètre ».  

�¬���O�¶�L�V�V�X�H���G�H���F�H�W�W�H���R�S�p�U�D�W�L�R�Q���� �F�K�D�T�X�H���Y�H�U�V���H�V�W���G�p�F�U�L�W���S�D�U���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H��
variables. Plus précisément, à chaque position du vers sont associées autant 
�G�H�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V���� �$�L�Q�V�L�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�H�V���� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�R�Q�W��
directement accessibles pour des traitements statistiques qui vont nous 
�S�H�U�P�H�W�W�U�H���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���H�P�S�L�U�L�T�X�H���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H���H�W���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���O�j���T�X�H��
�V�H�� �Y�R�L�W�� �U�p�F�R�P�S�H�Q�V�p�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W��
�O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �p�G�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V���� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �H�W la 
�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �E�D�V�H�V�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V���� �1�R�X�V�� �V�H�U�R�Q�V���D�L�Q�V�L�� �j�� �P�r�P�H���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U���O�H��
vers à une échelle à ce jour inédite. 

Toutes les informations produites par le métromètre seront tour à tour 
mobilisées pour construire les composantes phonétiques, morpho-
syntaxiques et prosodiques de la figure métrico-�U�\�W�K�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��
classique, mais aussi pour explorer des phénomènes rythmiques et 
�P�p�W�U�L�T�X�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�����&�H�V���I�L�J�X�U�H�V���V�R�Q�W���R�E�W�H�Q�X�H�V���S�D�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H���G�H��
�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �Y�H�U�V���� �2�Q�� �Y�H�U�U�D�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �G�p�J�D�J�H�� �E�L�Hn de ces analyses, grâce à la 



16 

taille importante de notre corpus, une « forme » du vers. Le rythme y 
apparaît comme une structure « feuilletée » à laquelle participent les 
différents niveaux de la langue. 

La forme même des structures ainsi révélées va nous amener à voir 
�G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �U�\�W�K�P�H���� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�O�D�U�L�I�L�H�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H��
mètre et rythme. Le grand nombre rendra évidente la question de la forme 
du rythme, mais ne nous dira pas grand chose sur la perception de la forme 
sur des vers isolés, où seul le mètre est évident. 

 

�(�Q�I�L�Q���� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �Q�L�Y�H�D�X�[��
(phonétique, lexical, syntaxique, sémantique et rythmique) [Rastier, 1989, 
p. 10], une meilleure description du rythme des vers devrait permettre de 
mieux intégrer la dimension rythmique dans les analyses stylistiques. 
�4�X�¶�D�S�S�R�U�W�H���O�D���I�R�U�P�H���G�X���Y�H�U�V���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�����j���O�D���O�H�F�W�X�U�H��
du texte ? Nous avons essayé de mettre à jour quelques corrélations entre le 
rythme et le sens dans les pièces de Corneille et Racine. Ces résultats restent 
�F�H�U�W�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�D�L�U�H�V���� �P�D�L�V�� �O�¶�R�Q�� �Y�H�U�U�D�� �T�X�¶�L�O�V�� �p�E�D�X�F�K�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �S�O�X�V��
générale de la forme poétique, dont le rythme serait une des composantes. 

La rime 

�/�H�� �P�R�G�q�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�H�V�� �Qiveaux 
�G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���G�p�S�D�V�V�H�Q�W���O�H���Y�H�U�V : la paire de vers rimant ensemble et le 
�T�X�D�W�U�D�L�Q���G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���D�Y�H�F���D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���H�Q���J�H�Q�U�H�����&�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[��
�G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���P�p�W�U�L�T�X�H���V�R�Q�W���G�p�I�L�Q�L�V���S�D�U���O�D���U�L�P�H�����p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H��
des fins de vers et alternance en genre). Toujours à la recherche de 
structures qui se répétaient, nous avons cherché à mieux décrire cet élément. 
Nous avons ainsi examiné les conditions graphico-phonétiques nécessaires 
pour que deux vers riment ensemble et montré comment ces conditions 
variaient selon la nature de la terminaison commune. Nous avons organisé 
en catégories de mots pouvant rimer ensemble (« rimèmes ») tous les 
couples de mots-rimes attestés dans le corpus, pour dégager quelques 
caractéristiques de la rime classique. 

La question de la rime sera abordée dans ce texte avant le métromètre, 
�S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �U�H�V�W�H�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H��
�P�p�W�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����P�D�L�V���V�X�U�W�R�X�W���S�D�U�F�H���T�X�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�X�U���O�D���U�L�P�H���Q�R�X�V���D��
permis de traiter différemment la question des noyaux vocaliques des 
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positions métriques, en lui donnant le soubassement empirique qui lui faisait 
�G�p�I�D�X�W�����3�O�X�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�����O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���V�X�U���X�Q���F�R�U�S�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W��
nous a ici encore ouvert des perspectives nouvelles et fourni des résultats 
�L�Q�p�G�L�W�V���� �P�r�P�H�� �V�L�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�X�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �L�F�L�� �X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�D��
rime. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���Y�R�L�H�V���S�R�X�U���H�[�S�O�R�U�H�U���O�H���U�\�W�K�P�H���G�X���Y�H�U�V 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�� �D�� �V�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V���� �H�W�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�H��
prétend pas épuiser la question. Ainsi avons-nous privilégié une 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�� �I�D�L�U�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �H�W�� �D�Y�R�Q�V-nous 
ignoré des dimensions du phénomène qui pourtant existent. Parlons-en tout 
de suite. 

�3�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���U�\�W�K�P�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����Q�R�W�U�H���S�R�L�Q�W���G�H���G�p�S�D�U�W���D���p�W�p���O�D��
fo�U�P�H���p�F�U�L�W�H�����F�D�U���F�¶�H�V�W���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���T�X�L���V�X�E�V�X�P�H���O�H���P�L�H�X�[���O�D���Y�D�U�L�D�E�L�O�L�W�p��
des réalisations du vers. On est donc assuré de travailler sur la meilleure 
représentation canonique, et de résoudre ainsi en partie les difficultés 
inhérentes à la variabilité des �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���R�U�D�O�H�V�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
la plus couramment adoptée. Elle a ses limites, qui ne sont pas dirimantes. 
�(�Q�W�U�H�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�W�V�� �V�R�Q�W�� �p�F�U�L�W�V�� �H�W�� �O�H�X�U�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �O�¶�p�F�D�U�W�� �H�V�W��
�V�R�X�Y�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �D�� �G�R�Q�F�� �S�D�U�X�� �X�W�L�O�H�� �G�¶�D�G�R�S�Wer une orthographe 
�P�L�Q�L�P�D�O�H���� �F�H�O�O�H�� �T�X�H�� �S�U�R�S�R�V�H�� �O�¶�D�O�S�K�D�E�H�W�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O4 (API), 
�S�R�X�U���W�U�D�Q�V�F�U�L�U�H���Q�R�V���Y�H�U�V�����Q�R�X�V���D�X�U�R�Q�V���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���G�p�W�D�L�O�O�H�U���F�H���S�R�L�Q�W�������&�¶�H�V�W��
donc sous forme graphique que nous avons étudié le rythme, phénomène qui 
exige une rep�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�����T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W���P�H�Q�W�D�O�H���R�X���V�R�Q�R�U�H���� 

Cependant, pour appréhender la question du rythme dans le vers, trois 
autres points de vue auraient également pu être adoptés : celui de la 
production (composition de vers), celui de la déclamation, celui de la 
réception (lecture ou audition des vers), points de vue que nous exposons 
ici. 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �L�O���V�¶�D�J�L�U�D�L�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���F�R�P�P�H�Q�W���O�H���S�R�q�W�H��
�R�X���O�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q���p�F�U�L�W���V�H�V���Y�H�U�V�����F�R�P�P�H�Q�W���L�O���O�H�V���F�R�P�S�R�V�H�����<���D-t-il un modèle, un 
gabarit rythmique sur lequel il se règle ? Comment se représente-t-il les 
règles, le rythme ? Mais, quel que soit le procédé de création, sa 

                                                 
4 �&�U�p�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �F�H�W�� �D�O�S�K�D�E�H�W�� �H�V�W��

�U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �P�L�V�� �j�� �M�R�X�U���� �/�H�� �V�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�X�O�W�p�� �j�� �O�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H : 
http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html 
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�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �S�R�q�W�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���� �S�X�L�V�T�X�H���� �j��
�O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H���� �Q�R�X�V�� �S�H�U�F�H�Y�R�Q�V�� �T�X�D�Q�G�� �P�r�P�H�� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Yers produits, 
alors même que nous sommes bien incapables de les écrire. Si rythme il y a, 
il est donc aussi �D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���G�D�Q�V���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�����'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H��
�F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����Q�R�X�V���Q�¶�L�U�R�Q�V���S�D�V���S�O�X�V���O�R�L�Q���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���Y�R�L�H�� 

Il pourrait sembler naturel de s�¶�D�S�S�X�\�H�U���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���U�\�W�K�P�H���V�X�U���O�H�V��
vers déclamés. En effet, le rythme, en tant que composante du discours et de 
�O�D�� �S�U�R�V�R�G�L�H���� �H�V�W�� �V�S�R�Q�W�D�Q�p�P�H�Q�W�� �D�V�V�R�F�L�p�� �j�� �X�Q�H�� �H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �V�R�Q�R�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H��
deuxième point de vue possible. Ce fut la voie choisie par la phonétique 
expérimentale et, en particulier, la position adoptée par Lote [1913], qui 
dans sa thèse �/�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�D�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� �H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H 
cherche à éclairer les questions du rythme à partir de vers déclamés. Cette 
approche semble saine. Elle pose cependant plusieurs types de problèmes. 
Pour des auteurs des siècles passés, comment retrouver la prononciation de 
�O�¶�p�S�R�T�X�H �"�� �&�R�P�P�H�� �O�¶�p�F�U�L�Y�D�L�W�� �L�U�R�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �&�R�U�Q�X�O�L�H�U�� �G�D�Q�V��Théorie du vers 
[1982b], la thèse de Lote aurait dû porter comme titre : « �/�¶�$lexandrin 
�I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�D�� �G�p�F�O�D�P�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H ». Ensuite, des difficultés 
tiennent aux variabilités inter et intra individuelles. Comment se fier en effet 
à un seul ou à un nombre limité de récitants pour construire un modèle de 
vers, comment esp�p�U�H�U���T�X�¶�X�Q�H���Y�R�L�[�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���S�X�L�V�V�H���j�� �H�O�O�H���V�H�X�O�H���L�Q�F�D�U�Q�H�U��
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q �"�� �3�O�X�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �T�X�H�O�O�H�� �W�D�L�O�O�H�� �G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� �I�D�X�G�U�D�L�W-il 
retenir pour avoir une couverture raisonnable de la déclamation actuelle de 
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q ? Reste le dernier obstacle, la variabilité des alexandrins eux-
�P�r�P�H�V�����(�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�p�O�p�P�H�Q�W���G�H���G�L�V�F�R�X�U�V�����F�K�D�T�X�H���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���H�V�W���X�Q�L�T�X�H : quel 
échantillon de vers faudrait-il dès lors retenir pour couvrir toute la 
diversité �"�� �3�R�X�U�� �O�H�� �W�K�p�k�W�U�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �p�W�p�� �P�L�V�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �D�X��XXe 
siècle, on pourrait se reporter à tous les enregistrements réalisés et 
�F�R�Q�V�H�U�Y�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�,�1�$���� �0�D�L�V�� �R�Q�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �V�L�J�Q�D�O���� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �p�W�D�W�� �D�F�W�X�H�O���� �H�Q��
�U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�D�U�D�P�p�W�U�D�J�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �H�[�L�J�H�Qt et de la difficulté 
�G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �W�U�D�L�W�H�U�� �G�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �D�X�V�V�L�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V��
que des pièces. Ensuite se pose la question de savoir comment on pourrait 
�D�E�V�W�U�D�L�U�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���W�R�X�W�H�V���F�H�V���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V���O�H���P�R�G�q�O�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����'�H�U�Q�L�q�U�H��
objection, et non des moindres : là encore, à la simple lecture, nous pouvons 
�S�H�U�F�H�Y�R�L�U�� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �/�D�� �I�R�U�P�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �F�K�H�U�F�K�R�Q�V�� �V�H�P�E�O�H��
indépendante de sa réalisation sonore, au moins dans une certaine mesure.  
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�/�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�V�W�� �F�H�Oui de la réception. Comment la 
structure du vers est-elle perçue par les lecteurs-auditeurs ? Cornulier 
[1982b], dans Théorie du vers, a cherché à tester la « capacité métrique » 
des individus. Il a fait lire ou entendre à un certain nombre de personnes une 
version altérée des Djinns de Hugo : il y avait dans chaque strophe un vers 
faux (ayant une syllabe de plus ou de moins que les autres vers de la 
strophe) et les deux strophes de décasyllabes avaient été remplacées par des 
strophes de vers de neuf syllabes, sans césure évidente. Cornulier conclut de 
�F�H�W�W�H�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire la capacité à 
�U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �V�H�J�P�H�Q�W�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V��
�Y�R�L�V�L�Q�V���� �H�V�W�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �P�D�L�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�L�P�L�W�p�H�� �j��huit 
syllabes5. Dans les strophes constituées de vers de neuf syllabes, quasiment 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H���Q�¶�H�V�W���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H���Y�H�U�V���I�D�X�[�����,�O���U�D�W�W�D�F�K�H���F�H�W�W�H���O�R�L���G�H�V���K�X�L�W��
syllabes aux travaux de psychologie sur la mémoire et la perception, en 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�Fle de Miller [1954, cité par [Cornulier, 1982b]] : « Le 
nombre magique 7 + ou - 2 », qui fixe les limites de notre capacité à traiter 
�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���j���V�H�S�W���X�Q�L�W�p�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�����S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���G�H�X�[�������&�R�U�Q�X�O�L�H�U���S�R�V�H���O�D��
relativité du nombre métrique ���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Oe nombre de syllabes en tant 
�T�X�H�� �W�H�O�� �T�X�L�� �H�V�W�� �U�H�F�R�Q�Q�X���� �P�D�L�V�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
séquences : je reconnais que deux séquences successives partagent le même 
�Q�R�P�E�U�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �M�H�� �Q�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �O�X�L-même. 
Cette limite cognitive à huit peut expliquer un fait bien connu en 
versification française : au-delà de huit syllabes (en fait à partir de dix, 
puisque les vers de neuf syllabes sont rares), les vers sont constitués de deux 
segments métriques de longueur fixe : 6 et �����S�R�X�U���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���������H�W�������������H�W��������
rarement 5 et 5 pour le décasyllabe... 

�&�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�¶�H�Q�W�U�p�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �j�� �O�D�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H��
« rythmique » des individus, au niveau socio-culturel, et à la place 
�T�X�¶�R�F�F�X�S�H���O�H���Y�H�U�V���j���X�Q�H���p�S�R�T�X�H���G�R�Q�Q�p�H���G�D�Q�V���X�Q�H���V�Rciété. Nous prenons, par 
�H�[�H�P�S�O�H���� �S�H�X�� �G�H�� �U�L�V�T�X�H�V�� �H�Q�� �I�D�L�V�D�Q�W�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V��
vers devait être bien meilleure, à niveau social équivalent, au XVII e siècle 
�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�X��XXe�����&�H���W�\�S�H���G�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���Y�H�U�V���Q�H���Y�D��
pas de soi, et requiert, pour donner des résultats fiables, la mise en place de 

                                                 
5 N�R�W�R�Q�V�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H��

séquences va bien au-delà si les événements constituants les séquences, les syllabes dans le 
vers par exemple, sont regroupés dans des unités de taille intermédiaire (le pied dans les 
�P�p�W�U�L�T�X�H�V���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�V���H�W���D�F�F�H�Q�W�X�H�O�O�H�V�����O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�«������ 
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protocoles lourds pour contrôler les biais. Mais surtout, il ne nous renseigne 
�S�D�V�� �V�X�U�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H�� �S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �,�O�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�R�Q�F�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W��
�T�X�¶�H�Q���D�S�S�X�L���G�H���U�p�V�X�O�W�D�W�V���R�Etenus autrement par une approche descriptive du 
rythme. 

�(�Q���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�����Q�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���F�K�R�L�V�L�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����D�X�F�X�Q��
�G�H���F�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�H�Q�W�U�p�H�����Q�L���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���Y�H�U�V�����Q�L���O�H�X�U���G�p�F�O�D�P�D�W�L�R�Q�����Q�L���O�H�X�U��
�U�p�F�H�S�W�L�R�Q���� �H�W�� �F�H�O�D�� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�j�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�� �W�L�W�U�H�� �L�O�V��auraient pu et pourraient, 
répétons-le, enrichir notre approche, qui est linguistique.  

Déroulement 

Nous commencerons par un premier chapitre consacré à une brève 
�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �S�X�L�V�� �Q�R�X�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�R�Q�V�� �O�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �R�X�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[��
qui, à un titre ou à un autre, ont eu une influence sur notre démarche 
�H�P�S�L�U�L�T�X�H���� �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q�� �D�X�F�X�Q�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�H�Q�V�L�R�Q�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V��
recherches menées dans le domaine qui nous occupe �����F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�p�U�X�G�L�W�L�R�Q��
�D�� �G�p�M�j�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�� �j�� �P�D�L�Q�W�H�V�� �U�H�S�U�L�V�H�V�� �S�D�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D���S�O�X�W�{�W���L�F�L�� �G�¶�X�Q�H��
présentation des « échafaudages » de notre analyse. 

Nous présenterons ensuite dans le chapitre II  le corpus de vers 
�Q�X�P�p�U�L�V�p�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �X�W�L�O�L�V�p���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �W�K�p�k�W�U�D�O�H�V��
complètes de Corneille et Racine. Celles-ci ont été « éditées » sous une 
�I�R�U�P�H�� �S�U�R�S�L�F�H�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �1�R�X�V��
aborderons dans le chapitre III  la question de la rime, qui est partiellement 
autonome. Nous traiterons ensuite (chapitre IV) le problème de 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���H�W���G�X���G�p�Q�R�P�E�U�H�P�H�Q�W�����/�D���G�L�p�U�q�V�H�����O�H��e 
muet6 et la liaison occuperont une place de choix. Nous exposerons alors 
(chapitre V) les marquages que nous avons adoptés pour décrire la figure 
rythmique du vers, avant de nous consacrer à la description du métromètre 
(chapitre VI ). Nous explorerons (chapitre VII ) les différentes composantes 
phonétiques, morpho-syntaxiques e�W���S�U�R�V�R�G�L�T�X�H�V���G�X���U�\�W�K�P�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��
et nous les illustrerons par des représentations graphiques. Enfin, pour finir, 
nous mettrons au jour des liens entre la structure rythmique des vers et les 
univers lexico-sémantiques (chapitre VIII ). 

                                                 
6 Dans les différents ouvrages consacrés au vers, devant la lettre e, le pronom est 

tantôt sous sa forme complète, « le e muet », tantôt sous sa forme élidée, « �O�¶e muet ». Nous 
avons opté pour la �S�U�H�P�L�q�U�H���V�R�O�X�W�L�R�Q���� �E�L�H�Q���T�X�H���O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�X���K�L�D�W�X�V���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V���H�€�W���G�€��
nous faire préférer la seconde. 
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I.  DONNEES HISTORIQUES E T THEORIQUES  

�1�R�X�V�� �Y�R�X�O�R�Q�V�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �2�Q�� �D�� �Y�X�� �G�D�Q�V��
�O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���T�X�H���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���U�\�W�K�P�H���Q�¶�D�O�O�D�L�W���S�D�V���G�H���V�R�L���� �&�H�O�O�H���G�H���Y�H�U�V���H�V�W��
�P�R�L�Q�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �j�� �F�H�U�Q�H�U���� �P�D�L�V�� �L�O�� �I�D�X�W�� �D�G�P�H�W�W�U�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W��
h�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H���� �/�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �H�V�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V��
origines et de celui du XIX e siècle. Les vers évoluent, tout comme les 
modèles qui les décrivent. Par ailleurs, les vers ne sont pas toujours définis 
par les mêmes critères. Tantôt le vers est défini par des pieds où alternent 
des syllabes marquées (quantité ou accent) et des syllabes non marquées, 
tantôt il est défini par un nombre de syllabes. Parfois, plusieurs critères 
servent à le définir : nombre de syllabes et position des accents par exemple. 
Enfin, les notions de rythme et de mètre et les rapports que ces notions 
entretiennent avec la langue ne sont pas toujours clairs. Nous évoquerons 
�T�X�H�O�T�X�H�V�� �X�Q�V�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�H�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H�� �Y�H�U�V��
problématique.  

Nous co�P�P�H�Q�F�H�U�R�Q�V���F�H���F�K�D�S�L�W�U�H���S�D�U���X�Q�H���E�U�q�Y�H���K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q����
�G�H�S�X�L�V�� �V�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�H�V�� �M�X�V�T�X�
�j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �R�F�F�D�V�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V�� �G�H��
nommer et de décrire quelques phénomènes métriques, en particulier ceux 
de la césure. Nous dresserons alors un tableau des types de versification, et 
rappellerons quelques-unes des positions adoptées par les métriciens pour 
�G�p�F�U�L�U�H���O�H�V���D�V�S�H�F�W�V���I�R�U�P�H�O�V���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� 

�1�R�X�V���H�[�D�P�L�Q�H�U�R�Q�V���H�Q�V�X�L�W�H���O�¶�D�S�S�R�U�W���G�H���O�D���P�p�W�U�L�T�X�H���J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H���D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H��
�j���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���Y�H�U�V�����D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�O�X�L���G�¶�D�Xtres théories plus actuelles. Enfin, nous 
exposerons certains concepts de la théorie du rythme développée par Lusson 
�H�W���5�R�X�E�D�X�G�����H�W���Q�R�X�V���P�R�Q�W�U�H�U�R�Q�V���O�H�X�U���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� 

Ces différentes considérations historiques et théoriques nous amèneront 
à présenter le projet du métromètre, dont la teneur sera esquissée en fin de 
chapitre. 

Il nous a paru inutile de mener dans le cadre de ce travail une recension 
critique des travaux existant sur le vers. Nous renvoyons à Henri 
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Meschonnic [1982] qui présente un certain nombre de théories sur le vers, 
qui ne se limitent pas au vers français, et à Jean-Michel Gouvard [1996] qui 
�G�R�Q�Q�H���T�X�H�O�T�X�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�X���Y�H�U�V�����/�H�X�U�V���D�Q�D�O�\�V�H�V��
ont le mérite de couvrir la grande majorité des travaux sur le vers. Dans ce 
�F�K�D�S�L�W�U�H�����Q�R�X�V���Q�H���G�R�Q�Q�R�Q�V���G�H���S�O�D�F�H���T�X�¶�D�X�[���D�U�W�L�F�O�H�V���H�W���R�X�Y�U�D�J�H�V���T�X�L���Q�R�X�V���R�Q�W��
�p�W�p���O�H�V���S�O�X�V���X�W�L�O�H�V���G�D�Q�V���O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���Q�R�W�U�H���D�S�S�U�R�F�K�H���H�P�S�L�U�L�T�X�H�� 

I.1. BREVE HISTOIRE DE L 'ALEXANDRIN  

�5�H�S�U�H�Q�R�Q�V���T�X�H�O�T�X�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�O�H�[andrin proposés par 
Roubaud7. Celui-ci considère comme alexandrins classiques les alexandrins 
composés entre 1630 et 1830 [1986, p. 49]. Certes, avant comme après, on a 
�p�F�U�L�W�� �G�H�V�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�V�� �D�X�� �P�R�G�q�O�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �V�H�X�O�H��
période où tous les alexandrins produits respectent les mêmes contraintes 
�I�R�U�P�H�O�O�H�V���� �/�R�U�V�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�U�V�� �F�R�Q�V�D�F�U�p�� �D�X�� �Y�H�U�V�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� ����������-1993), 
Roubaud restreindra cette période aux années 1630-1789. Le tracé des 
�I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �D�L�V�p���� �F�H�� �T�X�L�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �Gifficulté à 
�U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�¶�X�Q�H���I�R�U�P�H�� 

 

La biographie du vers alexandrin fait sans cesse référence aux vers 
concurrents, parce que « �O�D�� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �V�R�O�L�G�D�L�U�H�� �G�H��
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�H » [Roubaud, 1977, p. ���@�����/�¶�pvolution 
de la césure dans les autres mètres a eu une incidence sur celle de 

                                                 
7 �&�H�W�W�H���E�L�R�J�U�D�S�K�L�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���H�V�W���R�U�J�D�Q�L�V�p�H���S�D�U���5�R�X�E�D�X�G�����S�R�X�U���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���G�X���U�p�F�L�W��

�H�W�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W���� �H�Q�� �G�R�X�]�H�� �E�U�D�Q�F�K�H�V���� �/�H�V�� �E�U�D�Q�F�K�H�V�� �,�� �j�� �,�9���� �G�R�Q�W�� �O�H��récit figure dans un article 
publié dans les Cahiers de Poétique Comparée (« Une vie : synopsis en douze branches. 
Branches I à IV : Des origines à la "Cléopâtre captive" (1553) » [Roubaud, 1977]) 
« racontent » la naissance du premier alexandrin, son succès, son déclin accompagné de sa 

théorisation et enfin sa renaissance sous une forme nouvelle au milieu du XVI e siècle. 
�5�R�X�E�D�X�G�� �D�� �P�L�V�� �j�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �X�Q��
article de Kund Togeby [1968]. 

Les branches IX à XII, qui couvrent la période 1850-1975, sont racontées dans La 
�9�L�H�L�O�O�H�V�V�H�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H��publié chez Maspéro en 1978. Quant aux branches centrales, de 
���������� �j�� ������������ �F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �S�U�p�F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �H�W�� �U�R�P�D�Q�W�L�T�X�H���� �© �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��
ordinaire », un ce�U�W�D�L�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���H�W���U�\�W�K�P�L�T�X�H�V���H�Q���V�R�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�p�V���G�D�Q�V��
un article de Langue Française [Lusson et Roubaud, 1974], dans La Vieillesse [1978, 1988, 
p. 98-103], mais surtout dans les deux articles consacrés au programme Dynastie : 
« DYNASTIE : �p�W�X�G�H�V���V�X�U���O�H���Y�H�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����V�X�U���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H » [Roubaud, 1986 et 
1988]. 
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�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V���D�P�q�Q�H���j�� �G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���W�\�S�H�V���G�H���F�p�V�X�U�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���X�Q�H��
des composantes de la signature du vers : la césure épique, lyrique, italienne 
et classique. 

Dans le vers à césure épique, ou vers épique, on admet une syllabe 
surnuméraire (non comptée) après la dernière voyelle accentuée du premier 
segment métrique. Dans le vers suivant, le -re �G�¶estoire �Q�H���V�¶�p�O�L�G�H���S�D�V���F�D�U���L�O��
�H�V�W���V�X�L�Y�L���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�����P�D�L�V���L�O���Q�¶�H�Q�W�U�H���S�D�V��dans le décompte du vers car il 
se trouve juste après la dernière voyelle marquée du premier hémistiche :  

Qui vers de riche estoire veut entendre et oïr, 
[Si vous voulez entendre une belle histoire en vers] 

Alexandre de Paris, �/�H���5�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H, p. 70. 

Dans le vers à césure lyrique, ou vers lyrique, une syllabe post-tonique 
comptée (en français celle qui contient un e muet final) occupe la dernière 
position du premier segment métrique, par exemple la quatrième position 
pour le décasyllabe :  

Marguerite �T�X�L���O�H���G�U�D�J�R�Q���G�¶�H�Q�Y�L�H������������ 
Et Christine fut de roial lignie,  

Eustache Deschamps, in [Roubaud, 1998, p. 59]. 

Le vers à césure italienne���� �O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �L�W�D�O�L�H�Q�� �R�X�� �H�V�S�D�J�Q�R�O�� �S�D�U��
exemple, admet une position post-tonique après la césure qui entre dans le 
décompte. Ainsi, dans le vers suivant la césure se situe entre cier- et -zo, -zo 
occupant une position métrique. La césure est clairement définie par la 
�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���P�R�W�����V�X�U��cier-) :  

Antes que el cierzo de la edad ligera 
(a n)(t e§ s)(k e§ l)(�b j e§ r) | (�b o)(d e)(l e)(d a d)(l i)(x e)(r a) 
Avant que le vent froid du temps qui vole 

Lope de Vega, sonnet, vers 1, in Anthologie bilingue de la poésie espagnole, 
p. 426. 

Ce type de césure est extrêmement rare dans le vers français.  

Le vers à césure classique se définit par le refus de ces trois types de 
�F�p�V�X�U�H�V���� �$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �G�H e 
muet non élidé et non compté après la sixième position (comme dans le vers 
épique), ni de e muet en sixième position compté (comme dans le vers 
lyrique), ni de e muet en septième position (comme dans le vers à 
�O�¶�L�W�D�O�L�H�Q�Q�H��8.  

                                                 
8 Dominicy [1992, p. 163] emploie le terme de césure synthétique pour les vers qui 

admettent des césures lyriques, épiques ou classiques, tandis que la césure est pour lui de 



24 

 

�5�H�S�U�H�Q�R�Q�V���O�H���U�p�F�L�W���G�H�S�X�L�V���O�H�V���R�U�L�J�L�Q�H�V���H�Q���Q�R�X�V���D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�H��
Roubaud [1977]. La présentation que nous en faisons est extrêmement 
sommaire et ne rend pas compte de la richesse des recherches et des débats 
sur le sujet. Le vers alexandrin apparaît pour la première fois dans le « Vers 
del juïse », Poème du jugement, autour de 1130. On trouve également des 
alexandrins dans le « Pèlerinage de Charlemagne » daté de 1160. A 
�O�¶�p�S�R�T�X�H���R�•���O�D���U�L�P�H���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�H���I�D�L�W���V�R�Q���D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�����O�H�V���Y�H�U�V���O�H�V���S�O�X�V���X�W�L�O�L�V�p�V��
sont : le décasyllabe épique en rimes assonancées employé principalement 
�G�D�Q�V�� �O�D�� �F�K�D�Q�V�R�Q�� �G�H�� �J�H�V�W�H���� �O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H�� �P�R�Q�R�U�L�P�H�� ���S�U�p�V�H�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�D�Q�V�� �O�D��
poésie �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�����H�W���O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���H�P�S�O�R�\�p���G�D�Q�V���O�H���© roman ». 

�(�Q���������������/�D�P�E�H�U�W���O�H���7�R�U�W���G�H���&�K�D�W�H�D�X�G�X�Q���p�F�U�L�W���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H���O�H��
Grand en vers de douze syllabes. Ce texte marque le début de la grande 
�S�p�U�L�R�G�H�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �-�X�V�T�X�¶�D�X�� �P�L�Oieu du XIV e siècle, les exploits 
�G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H���U�D�S�S�R�U�W�p�V���H�Q���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���V�H���P�X�O�W�L�S�O�L�H�Q�W���H�W���F�L�U�F�X�O�H�Q�W���H�Q���(�X�U�R�S�H����
�&�¶�H�V�W���G�H���F�H�W���X�V�D�J�H���T�X�H���Y�L�H�Q�W���O�H���Q�R�P���G�X���Y�H�U�V�����P�D�L�V���L�O���Q�H���V�H�U�D���E�D�S�W�L�V�p���F�R�P�P�H��
tel que trois siècles plus tard. 

Dans ces poèmes, le vers alexandrin est composé de deux segments 
métriques de six syllabes autonomes. Le vers est à césure épique : il peut y 
avoir un e muet qui ne compte pas après la sixième position, quel que soit le 
début du segment métrique suivant. 

Oncques en icest siecle ne nasqui si bons Gris. 
Alexandre de Paris, �/�H���U�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H, p. 102. 

Il y a une concordance très forte entre les segments métriques et la 
syntaxe. Les vers sont organisés en laisses ou strophes de longueur variable 
avec la même rime. Ces trois caractéristiques (césure épique, concordance 
forte entre syntaxe et métrique, laisses ou strophes monorimées) apparentent 
le premier alexandrin au décasyllabe épique. On trouve également des 
alexandrins dans la chanson de geste et dans la poésie strophique religieuse. 

Pendant le dernier quart du XII e siècle, le vers en général évolue : la 
�U�L�P�H�� �U�H�P�S�O�D�F�H�� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �O�¶�D�V�V�R�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�H�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �O�\�U�L�T�X�H�� �I�D�L�W�� �V�R�Q��
apparition ainsi que les strophes. 

                                                                                                                            
type analytique dans le vers à césure italienne, qui admet un décalage entre la dernière 
voyelle du premier segment métrique et la dernière voyelle métrique du mot traversé par la 
césure.  
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Au début du XVe �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W�� �W�R�P�E�p�� �H�Q��
désuétude : « le naufrage �G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���P�p�G�L�p�Y�D�O���H�V�W���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��
épique �ª�� �>������������ �S���� �����@���� �&�¶�H�V�W�� �F�X�U�L�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�U�D�L�W�p�V��
�F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W�� �j�� �H�Q�� �S�D�U�O�H�U�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �U�H�o�R�L�W���� �H�Q�� �I�D�L�W���� �V�R�Q�� �Q�R�P�� �G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �/�H��
vers alexandrin est décrit comme étant de douze ou treize syllabes (on 
pourrait rajouter quatorze dans les cas de césure épique). 

�&�H�� �G�p�F�O�L�Q�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�W�� �G�X�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �p�S�L�T�X�H�V�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�� �D�X�� �S�U�R�I�L�W��
�G�H�� �O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H�� �P�D�L�V�� �V�X�U�W�R�X�W���G�X�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �O�\�U�L�T�X�H : la césure lyrique fait 
son entrée. Au cours du XVe siè�F�O�H���� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �V�H�� �S�R�X�U�V�X�L�W����
La contradiction entre les deux types de décasyllabes, liée à 
�O�¶�L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�H�X�U�V���F�p�V�X�U�H�V���p�S�L�T�X�H�V���H�W���O�\�U�L�T�X�H�V���F�R�Q�G�X�L�W���S�H�X���j���S�H�X���j��
un affaiblissement des deux types de césure. Dans le même temps, 
�O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H�� �U�H�F�X�O�H���� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H�� �j�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V���� �5�R�X�E�D�X�G�� �S�R�V�H��
comme hypothèse que ce recul de la « platitude �ª�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H�� �D��
�S�H�U�P�L�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�W�� �O�H�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �V�¶�H�P�S�D�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V�� ���W�U�q�V��
rarement attestées jusque-�O�j���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�Hlles étaient associées à 
�O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H���� 

De 1510 à 1530, la césure qui sera celle du décasyllabe et de 
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �I�D�L�W�V���� �/�H�V�� �W�U�D�L�W�p�V�� �O�D��
�G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�U�P�H���� �&�H�W�W�H�� �F�p�V�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �Q�L��
lyrique, ni épique, ni italienne. Elle impose une concordance forte entre 
segment métrique et syntaxique et la position avant la césure est toujours la 
plus marquée. 

Jean Robertet, à la fin du XVe siècle, annonce le renouveau de 
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�Q�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �S�R�q�P�H�V en alexandrins à rimes plates. Jean 
Lemaire, au début du XVI e �V�L�q�F�O�H���� �H�P�S�O�R�L�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���G�D�Q�V���X�Q���S�D�V�V�D�J�H�� �G�H��
« La Concorde des deux langages » : les vers sont à rimes plates et il 
�V�¶�D�E�V�W�L�H�Q�W�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �F�p�V�X�U�H�� �p�S�L�T�X�H���� �$�S�U�q�V�� �/�H�P�D�L�U�H���� �O�D�� �F�p�V�X�U�H�� �V�H�� �Q�R�U�P�D�O�L�V�H����
�D�W�W�H�L�Q�W�� �O�¶�p�W�D�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�D�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �H�W�� �U�R�P�D�Q�W�L�T�X�H���� �P�D�L�V��
�H�O�O�H�� �P�H�W�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �j�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�U�� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �© Cléopâtre captive » 
�G�¶�e�W�L�H�Q�Q�H�� �-�R�G�H�O�O�H�� �H�Q�� ���������� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�H�� �F�R�X�S�� �G�¶�H�Q�Y�R�L�� �G�X�� �Q�R�X�Y�H�O��
�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����T�X�L���Q�¶�D�G�P�H�W���Q�L���F�p�V�X�U�H���p�S�L�T�X�H�����Q�L césure lyrique. Il est à la fois un 
et deux segments métriques. 

�5�\�W�K�P�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �p�S�L�T�X�H�� ���F�R�P�P�H�� �O�H�� �G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �p�S�L�T�X�H���� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H��
concaténation de segments autonomes �����O�¶�X�Q�L�W�p���Y�H�U�V���Q�¶�H�V�W���D�V�V�X�U�p�H���T�X�H���S�D�U���O�D���U�L�P�H��
���G�¶�D�E�R�U�G�� �D�V�V�R�Q�D�Q�F�H���� �W�U�q�V�� �O�R�Q�J�X�H�P�H�Q�W monotonement répétée. Ce qui se passe 
�G�D�Q�V���O�H�V���T�X�D�W�U�H���V�L�q�F�O�H�V���j���S�H�X���S�U�q�V���T�X�L���V�p�S�D�U�H�Q�W���/�D�P�E�H�U�W���G�H���7�R�U�W���G�H���-�R�G�H�O�O�H�����F�¶�H�V�W��
le passage à un tout autre vers où chaque segment (hémistiche) a son identité 
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rythmique, mais où le vers tout entier est aussi une unité rythmique et métrique 
gouvernée par les mêmes lois, de même nature. 

[Roubaud, 1977, p. 84]. 

Le vers sur lequel porte notre travail est ce second alexandrin constitué 
�j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�¶�X�Q�� �H�W�� �G�H�� �G�H�X�[�� �V�H�J�P�H�Q�W�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V : un vers de douze syllabes 
avec une césure aux propriétés particulières et un vers toujours relié à 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �U�L�P�H���� �/�H�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �H�V�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �G�H�� �-�R�G�H�O�O�H ���� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �O�D�� �U�q�J�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�X��
hiatus puis la règle des trois consonnes vient modifier le décompte des 
syllabes. 

I.2. LE VERS FRANÇAIS  : SYLLABIQUE  
OU SYLLABO -TONIQUE  ?  

�6�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q���D�F�F�R�U�G���S�R�X�U���G�p�F�U�L�U�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�R�P�P�H���X�Q���Y�H�U�V���G�H���G�R�X�]�H��
�V�\�O�O�D�E�H�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �I�R�U�W�� �H�Q�� �V�L�[�L�q�P�H�� �H�W�� �G�R�X�]�L�q�P�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�j��
�T�X�H�� �I�L�Q�L�W�� �O�H�� �F�R�Q�V�H�Q�V�X�V���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �D�� �p�W�p��
marquée et reste encore marquée par un vieux débat : existe-t-il ou non des 
« accents de vers �ª���G�D�Q�V���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q ? Nous commencerons par décrire les 
grandes familles de versification définies par les métriciens avant de voir 
comment ceux-�F�L���R�Q�W���F�O�D�V�V�p���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� 

I.2.1. Versification quantitative,  accentuelle  
ou syllabique  

En général, différents types de versification sont distingués : la métrique 
quantitative (grecque et latine), la métrique accentuelle et la métrique 
syllabique. 

Le vers quantitatif �H�V�W�� �X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �I�L�[�H�� �G�H��
pieds de même nature : le tétramètre est constitué de quatre pieds identiques 
�R�X�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�V���� �O�H�� �S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H�� �G�H�� �F�L�Q�T���� �O�¶�K�H�[�D�P�q�W�U�H�� �G�H�� �V�L�[�������� �/�H�� �S�L�H�G���� �R�X��
mètre, est une unité de m�H�V�X�U�H�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V�� �G�H�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V : 
�O�¶�w�D�P�E�H�����O�H���W�U�R�F�K�p�H�����O�H���V�S�R�Q�G�p�H���V�R�Q�W���G�H�V���S�L�H�G�V���G�H���G�H�X�[���V�\�O�O�D�E�H�V�����O�¶�D�Q�D�S�H�V�W�H���H�W��
le dactyle de trois, le choriambe de quatre... Dans chacun de ces pieds, les 
syllabes se différencient par leur longueur ou quantité (longues ou brèves) et 
sont agencées selon un ordre spécifique (par exemple, syllabe brève suivie 
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�G�¶�X�Q�H���O�R�Q�J�X�H���G�D�Q�V���O�H���S�L�H�G���w�D�P�E�L�T�X�H�����G�H�X�[���E�U�q�Y�H�V���V�X�L�Y�L�H�V���G�¶�X�Q�H���O�R�Q�J�X�H���G�D�Q�V��
le pied anapestique). La syllabe ne peut être mobilisée comme unité de 
mesure parce qu�¶�H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�� �S�L�H�G�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�¶�X�Q��
nombre variable de syllabes, il existe des équivalences qui permettent 
�S�D�U�I�R�L�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �G�H�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �E�U�q�Y�H�V�� �F�R�P�P�H�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H�V�� �G�¶�X�Q�H��
longue. Ainsi, dans un pied ïambique (), la syllabe longue peut être 
remplacée par deux syllabes brèves () [Elwert, 1965, p. 14] pour donner 
un pied de trois syllabes ( ). 

Le vers accentuel �H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���S�D�U���O�D���F�R�Q�F�D�W�p�Q�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���I�L�[�H���G�H��
pieds équivalents, comme précédemment. Le pied est lui-même défini 
co�P�P�H���X�Q�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���G�p�I�L�Q�L���G�H���V�\�O�O�D�E�H�V�����&�H���T�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H���O�H�V��
�V�\�O�O�D�E�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �O�D�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �R�X�� �O�D�� �G�X�U�p�H���� �P�D�L�V�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �R�X�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W���� �/�H��
pentamètre ïambique anglais est constitué de cinq pieds de type WS (non 
accentué, Weak ; accentué, Strong) : WSWSWSWSWS. 

When forty winters shall beseige thy brow, 
When for- ty win- ters shall be siege thy brow 
W S W S W S W S W S 

Shakespeare, Sonnet, II. 

Comme dans le vers quantitatif, la syllabe ne peut être considérée 
�F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�D�Qs le pentamètre ïambique anglais, il 
�D�U�U�L�Y�H�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� �V�R�L�W�� �D�E�V�H�Q�W�H�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�L�W�� �G�H�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V��
surnuméraires après la dixième. 

Aussi même les générativistes ont-ils renoncé à considérer que le 
�S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H�� �p�W�D�L�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �V�\�Olabes. Bien que ce ne soit 
pas la même propriété qui différencie les syllabes dans la métrique 
�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�� �H�W�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�O�O�H�� ���G�X�U�p�H�� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p���� �D�F�F�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H������ �O�H�V�� �P�r�P�H�V��
termes sont employés pour désigner les pieds, par analogie : un pied 
ïambique est con�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�H�� �E�U�q�Y�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H��
�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���� �G�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� �Q�R�Q�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H�� �V�X�L�Y�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H��
dans la métrique accentuelle. Ces deux premières formes de vers sont donc 
assez homologues. 

Le vers syllabique, qui caractérise les langues romanes faiblement 
accentuées et le japonais, est fondé sur un nombre fixe de syllabes par vers. 
�,�O���H�Q���H�V�W���D�L�Q�V�L���G�X���Y�H�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�E�X�V�L�Y�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�D�U�O�H��
de pied �S�R�X�U�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �U�R�P�D�Q���� �0�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�Lon 
des syllabes des structures apparentées aux pieds, elles ne constituent pas le 
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�V�T�X�H�O�H�W�W�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �/�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �L�W�D�O�L�H�Q�� �R�X��
espagnol est la syllabe. 

 

Les différences semblent assez irréductibles entre différents types de 
versifications, surtout entre les métriques quantitatives et accentuelles (où 
�G�X�U�p�H���H�W���D�F�F�H�Q�W���M�R�X�H�Q�W���O�H���P�r�P�H���U�{�O�H������ �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����H�W���O�D���P�p�W�U�L�T�X�H���V�\�O�O�D�E�L�T�X�H����
�G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H9. Même les appellations distinguent clairement les types de 
versification. La désignation des vers quantitatifs ou accentuels (vers 
antiques, vers russes et anglais, etc.) intègre la notion de pied et non pas 
celle de syllabe �����O�H���S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H�����O�¶�K�H�[�D�P�q�W�U�H���V�R�Q�W���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���G�H�V���Y�H�U�V���G�H��
cinq et six pieds tandis que la désignation des vers syllabiques (français, 
italiens et espagnols) indique un nombre de syllabes : le décasyllabe est un 
�Y�H�U�V���G�H���G�L�[���V�\�O�O�D�E�H�V�����O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H���G�H���R�Q�]�H10�����,�O���S�D�U�D�v�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q��
dispositif universel de description de tous les vers. 

I.2.2. L'accent dans le vers français ?  

Cependant, les frontières ne sont pas si nettes entre types de métriques, 
�H�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�¶�X�Q�� �P�r�P�H�� �Y�H�U�V�� �S�H�X�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �U�H�F�H�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q��
accentuelle ou syllabique. Il en est ainsi du pentamètre ïambique qui a pu 
être interprété comme un décasy�O�O�D�E�H�� �S�D�U�� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H���� �'�¶�D�S�U�q�V��
�0�H�V�F�K�R�Q�Q�L�F�� �>������������ �S���� �������@���� �O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H�� �L�W�D�O�L�H�Q�� �G�X��XVI e pourrait être 
interprété comme pentamètre ïambique avec quelques irrégularités dans la 
réalisation. Ceci ne résiste pas à une définition précise du vers ïambique et à 
�X�Q�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���J�U�D�Q�G���F�R�U�S�X�V���G�H���Y�H�U�V�����(�Q���L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W���O�D��
notion de vers syllabo-�W�R�Q�L�T�X�H���� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �W�H�Q�W�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�¶�D�W�W�p�Q�X�H�U�� �O�H�V��

                                                 
9 �3�R�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �U�H�F�R�X�U�L�U�� �j �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �G�H��

Roubaud selon laquelle « la poésie [serait] mémoire de la langue ». Selon lui, « La poésie 
�P�p�W�U�L�T�X�H�����G�¶�X�Q�H���O�D�Q�J�X�H�����L�P�L�W�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�Q�V�����G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H�������/�H���P�R�\�H�Q���G�H���F�R�G�D�J�H��
que choisit la langue est une mimique physique, une abstraction simplificatrice des traits les 
plus frappants des unités phoniques intervenant dans les énoncés » [Roubaud, 1969]. Les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �U�H�I�O�p�W�H�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�D�Q�J�X�H�V�� �G�D�Q�V��
�O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���F�H�V���Y�H�U�V : à langue accentuée, vers accentué... 

10 Les appellations ne sont cependant pas de bonnes descriptions du vers dans la 
mesure où des vers équivalents peuvent avoir des dénominations distinctes. Par exemple, 
�O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H���L�W�D�O�L�H�Q���R�X���H�V�S�D�J�Q�R�O���S�H�X�W���D�Y�R�L�U�����������������R�X���������Vyllabes mais admet toujours 
une position accentuée en position 10. Le décasyllabe français admet 10 ou 11 syllabes (si 
la rime est féminine) avec la position 10 toujours marquée. Malgré les différences de noms, 
�O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H���L�W�D�O�L�H�Q���R�X���H�V�S�D�J�Q�R�O���H�V�W���p�T�X�Lvalent rythmiquement au décasyllabe français. 
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frontières entre catégories et de rapprocher le vers syllabique du vers 
accentuel : le vers est défini par un nombre de syllabes et par des accents 
métriques sur des positions fixes. 

Le fait de ne pouvoir donner une définition universelle de la 
�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �p�W�p�� �D�G�P�L�V���� �$�L�Q�V�L���� �*�D�V�S�D�U�R�Y�� �>���������@�� �U�D�S�S�H�O�O�H��
que les métriciens allemands tent�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �H�Q�W�U�H�U�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �G�D�Q�V�� �X�Q��
modèle syllabo-tonique ou accentuel, de type ïambique, apparenté à celui de 
�O�H�X�U�V�� �Y�H�U�V���� �/�H�V�� �P�p�W�U�L�F�L�H�Q�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �V�¶�H�Q�� �G�p�I�H�Q�G�D�L�H�Q�W���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �P�r�P�H�� �H�Q��
�)�U�D�Q�F�H���� �O�H�� �G�p�E�D�W�� �V�X�U�� �O�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�O�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �D�� �p�W�p et reste 
�D�Q�L�P�p���� �,�O�� �S�R�V�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�D�F�F�H�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �H�W�� �S�O�X�V��
�O�D�U�J�H�P�H�Q�W�����L�O���Q�R�X�V���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�� 

Au XVe siècle quand le vers alexandrin est nommé et défini dans les 
traités [Roubaud, 1977], il est présenté comme un vers de douze ou treize 
syllabes. Au XVI e siècle, la notion de coupe vient compléter la description 
syllabique. La différence avec la métrique gréco-latine était clairement 
soulignée au XVII e siècle : la seule spécificité du vers français était �G�¶�r�W�U�H��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���I�L�[�H���G�H���V�\�O�O�D�E�H�V���H�W���G�¶�r�W�U�H���P�D�U�T�X�p���S�D�U���X�Q�H���F�p�V�X�U�H�� 

�&�H���Q�¶�H�V�W���T�X�¶�D�X��XIX e �V�L�q�F�O�H���T�X�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H�Y�L�H�Q�G�U�D���S�R�X�U���O�H�V���P�p�W�U�L�F�L�H�Q�V���X�Q��
�p�O�p�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �*�R�X�Y�D�U�G�� �>������������ �S�� �������@���� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H��
Scoppa, paru en 1811, aurait �M�R�X�p�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�Y�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �3�R�X�U�� �6�F�R�S�S�D���� �X�Q�� �Y�H�U�V�� �H�V�W��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�D�W�p�Q�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�� �G�H�� �S�L�H�G�V�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V����
Cette théorie résiste mal à la confrontation avec des vers, mais elle a 
�U�H�P�S�R�U�W�p�� �X�Q�� �Y�L�I�� �V�X�F�F�q�V���� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �U�R�P�S�U�H��
�O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���p�W�D�L�W���H�Q�I�H�U�P�p���O�H���Y�H�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���X�Q���G�H�V��
seuls vers européens à être jusque-là exclusivement défini par un nombre de 
syllabes et la place de la �F�p�V�X�U�H�����'�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�¶�X�Q���P�q�W�U�H���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�����O�D��
particularité du vers français était gênante. En introduisant la notion 
�G�¶�D�F�F�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���G�X���Y�H�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�����R�Q���U�D�S�S�U�R�F�K�H���F�H�O�X�L-ci 
des autres vers.  

 

Dans la première moitié du XIX e siècle, Quicherat renouvelle la théorie 
du vers ���� �L�O�� �D�I�I�L�U�P�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �G�H�X�[�� �D�F�F�H�Q�W�V�� �I�L�[�H�V�� �H�Q��
sixième et douzième positions et deux accents mobiles sur les positions 1 à 
���� �H�W�� ���� �j�� �������� �/�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �F�R�Q�o�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �W�p�W�U�D�P�q�W�U�H�� �j�� �F�R�X�S�X�U�H 
variable. Cette théorie a eu un grand succès : on la retrouve chez Grammont 
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[1908�������������@�����T�X�L���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���H�V�W���©���X�Q���Y�H�U�V���j���T�X�D�W�U�H���P�H�V�X�U�H�V����
�F�¶�H�V�W-à-dire contenant quatre éléments rythmiques, terminés chacun par un 
�D�F�F�H�Q�W���G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p ; le deuxième et le quatrième sont fixes sur la sixième et 
�O�D���G�R�X�]�L�q�P�H���V�\�O�O�D�E�H�V�����H�W���O�H�V���G�H�X�[���D�X�W�U�H�V���V�R�Q�W���Y�D�U�L�D�E�O�H�V���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q��
même hémistiche » [1908, 1965, p. 50]. Comme le rythme impose, selon 
Grammont, le retour à intervalles égaux des accents, il faut accélérer ou 
�U�D�O�H�Q�W�L�U���O�H���G�p�E�L�W���S�R�X�U���G�R�Q�Q�H�U���O�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�V�R�F�K�U�R�Q�L�H�����/�H�V���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V���G�H��
débit permettent de contrecarrer la mobilité des accents dans le but de 
produire un édifice rythmique régulier. On retrouve la trace de ces théories 
chez Mazaleyrat [1974, p. 14], pour qui le sentiment du rythme est lié « au 
retour des accents de groupe à des intervalles proportionnels et 
perceptibles », ces accents de groupe étant définis en discours. Le mètre 
repose sur la disposition ordonnée des accents de langue, qui définissent des 
césures et des coupes et délimitent des groupes rythmiques spécifiques, 
différents de ceux que produit la prose : « un vers (ou mètre) est composé 
�G�¶�D�E�R�U�G���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�H���P�H�V�X�U�H�V���U�\�W�K�P�L�T�X�H�V���I�R�Q�G�p���V�X�U���X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���U�D�S�S�R�U�W�V��
perceptibles des parties entre elles et des parties au tout » [Mazaleyrat, 
1974, p. 16]. 

Plus récemment, dans Dire le vers, Jean-Claude Milner et François 
Regnault [1987] reprennent la théorie de Quicherat :  

- Il y a deux accents de vers obligatoires et fixes à la fin de chaque hémistiche : 
sixième et douzième syllabes ;  
- �,�O�� �\�� �D�� �G�H�X�[�� �D�F�F�H�Q�W�V�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �P�R�E�L�O�H�V���� �j�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�D�U��
hémistiche. 

[Milner et Regnault, 1987, p. 113]. 

�0�L�O�Q�H�U���H�W���5�H�J�Q�D�X�O�W���V�X�S�S�R�V�H�Q�W���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�D�F�F�H�Q�W�V���G�H���Y�H�U�V�����G�R�X�p�V���G�¶�X�Q�H��
certa�L�Q�H���D�X�W�R�Q�R�P�L�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���O�D�Q�J�X�H�����(�Q���O�D�Q�J�X�H�����S�R�X�U���0�L�O�Q�H�U��
et Regnault, il y a un accent à la fin de chaque mot phonologique et un 
contre-accent de moindre intensité en début de mot phonologique. La 
position des deux accents mobiles du vers (un par hémistiche) se déduit de 
�O�D���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H�V���D�F�F�H�Q�W�V���G�H���O�D�Q�J�X�H�����F�¶�H�V�W-à-dire avec les accents de 
fin de mot phonologique et les contre-accents : « �O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���Y�H�U�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H��
toujours un accent de langue » [Milner et Regnault, 1987, p. 113]. Dans le 
vers suivant, 

Ma fortune va prendr(e) une face nouvell(e) 
Racine, Andromaque, vers 2 

les accents fixes portent sur la sixième (prendre) et la douzième (-velle) 
positions, et les accents mobiles sur les positions 3 (-tu-) et 9 (fa-). Le 
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premier hémistic�K�H�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H�� �G�H�X�[�� �P�R�W�V�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �O�¶�D�F�F�H�Q�W��
mobile est donc situé sur la fin du premier mot (Ma fortune). Il aurait pu 
�O�¶�r�W�U�H�� �V�X�U�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� ��ma) ou le second (va) contre-accent, mais 
�K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �G�H�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �O�¶�H�P�S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H��contre-
accent. Nous renvoyons au chapitre 7 de Dire le vers [Milner et Regnault, 
���������@���S�R�X�U���O�H�V���G�p�W�D�L�O�V���V�X�U���O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���D�X���F�D�V���S�D�U���F�D�V�����5�D�S�S�H�O�R�Q�V��
�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�L�W�p�� �G�H�� �G�L�F�W�L�R�Q���� �T�X�L�� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �S�R�X�U��bien dire le 
vers. Dans un autre article de la même époque, Milner [1987] reprend la 
�S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���Y�H�U�V���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H���O�D�Q�J�X�H�����,�O���S�R�V�H : 
�T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �© un marquage accentuel autonome dans le vers classique 
français » [Milner, 1987, p. 33]. 

�0�L�O�Q�H�U�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�Esurde son théorème. Pour cela, il lui faut 
prouver la fausseté du contre-théorème, à savoir la coïncidence 
systématique entre accent de langue et accent de vers. En admettant le 
théorème de Quicherat, il met en évidence de nombreux contre-exemples et 
par c�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���G�X���P�D�U�T�X�D�J�H���D�F�F�H�Q�W�X�H�O���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V�� 

Reste une question : peut-on admettre le théorème de Quicherat ? La 
« démonstration �ª�� �G�H�� �F�H�� �W�K�p�R�U�q�P�H�� �D�� �p�W�p�� �I�D�L�W�H�� �D�X�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H���� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H��
plusieurs arguments indirects ���� �S�D�U�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H e muets en sixième et 
douzième positions, sauf dans les cas rarissimes où il est accentué, et par 
�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �O�H�V��
hémistiches constitués de deux mots phonologiques plus réguliers que les 
�D�X�W�U�H�V���� �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V���� �H�Q�� �I�D�L�W���� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�P�R�Q�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �&�R�P�P�H�� �O�H�� �G�L�W�� �0�L�O�Q�H�U��
lui-même : « le théorème de Quicherat est plausible » [p. 43]. 

 

A ces thèses accentuelles, on peut rapidement opposer la position de 
Meschonnic et celle de Cornulier. 

Meschonnic [1982] propose une distinction entre mètre et rythme. Le 
mètre est le lieu de codifications. Le mètre alexandrin est défini par le 
�Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �H�W�� �S�D�U�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �D�F�F�H�Q�W�� �H�Q�� �V�L�[�L�q�P�H�� �H�W�� �G�R�X�]�L�q�P�H��
positions. Les autres accents relèvent du rythme du discours et ne font pas 
partie du mètre :  

�&�R�P�P�H���O�D���V�H�X�O�H���U�q�J�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H�����S�R�X�U���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���U�p�J�X�O�L�H�U�����F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���j���O�D��

6e et à la 12 e position, les autres accents sont rythmiques, non métriques. 
[Meschonnic, 1982, p. 229]. 

�,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �D�X�� �V�H�Q�V�� �R�•�� �O�¶�D�F�F�Hnt y est une notion 
�U�\�W�K�P�L�T�X�H���� �Q�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���� ������������ �/�D���P�p�W�U�L�T�X�H���V�¶�\�� �U�p�G�X�L�W���j�� �O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���H�W���D�X�[���U�q�J�O�H�V��
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(prosodiques, syntagmatiques) de la césure. (...) Dans toutes les autres positions, 
�O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�����6�D���S�U�p�G�L�F�W�L�E�L�O�L�W�p���\���H�V�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�X���G�L�V�F�Rurs, non de la 
métrique. 

[Meschonnic, 1982, p. 230]. 

�0�H�V�F�K�R�Q�Q�L�F�� �U�H�S�U�R�F�K�H�� �j�� �0�D�]�D�O�H�\�U�D�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �F�R�Q�I�R�Q�G�X�� �P�q�W�U�H�� �H�W�� �U�\�W�K�P�H����
�/�H�V���J�U�R�X�S�H�V���U�\�W�K�P�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���G�H�V���H�I�I�H�W�V���G�H���G�L�V�F�R�X�U�V���H�W���Q�¶�H�Q�W�U�H�Q�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�D��
définition du mètre. 

Tandis que Meschonnic conserve la notio�Q�� �G�¶�D�F�F�H�Q�W���� �&�R�U�Q�X�O�L�H�U�� �G�p�I�H�Q�G��
�X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �V�\�O�O�D�E�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �T�X�L�� �U�H�I�X�V�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�D�F�F�H�Q�W���� �3�R�X�U�� �O�X�L����
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�H���G�R�X�]�H���V�\�O�O�D�E�H�V���D�Y�H�F���X�Q�H���F�p�V�X�U�H�����G�p�I�L�Q�L�H���S�D�U���G�H�V��
�U�q�J�O�H�V���V�\�Q�W�D�J�P�D�W�L�T�X�H�V�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���O�R�J�L�T�X�H�����O�H���U�{�O�H���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���H�V�W���L�O�O�X�V�R�L�U�H���R�X 
secondaire :  

�,�O���H�V�W���L�Q�X�W�L�O�H���H�W���U�H�G�R�Q�G�D�Q�W���G�¶�D�M�R�X�W�H�U���j�� �O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�H���O�D���P�p�W�U�L�T�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���X�Q�H���O�R�L��
�G�¶�D�F�F�H�Q�W�X�D�W�L�R�Q���I�L�Q�D�O�H���T�X�¶�R�Q���G�R�L�W���S�R�V�H�U���S�R�X�U���O�H���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�� 

[Cornulier, 1982b, p. 286]. 

�/�¶�H�I�I�H�W���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�H�U�D�L�W���© une conséquence automatique du fait que les 
hémistiches et vers sont des groupes rythmiques ou sont des syntagmes » 
[Cornulier, cité par Meschonnic, 1982, p. 560]. 

Il existe, en effet, une concordance assez nette entre les syntagmes et les 
accents linguistiques, surtout pour les hémistic�K�H�V���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H��
�R�•���L�O���Q�¶�\���D���M�D�P�D�L�V���G�H���G�p�F�D�O�D�J�H���H�Q�W�U�H���I�L�Q���G�H���V�\�Q�W�D�J�P�H���H�W���D�F�F�H�Q�W�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H����
�S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q��
�G�¶�D�F�F�H�Q�W���S�H�X�W���S�D�U�D�v�W�U�H���S�O�X�V���L�P�P�p�G�L�D�W�H���T�X�H���F�H�O�O�H���G�H���I�L�Q���G�H���V�\�Q�W�D�J�P�H���j���F�D�X�Ve 
du problème crucial des e muets finaux non élidés. Prenons un exemple :  

Oui, je l'aime, seigneur, et n'en fais point d'excuse ;  
Corneille, Polyeucte, vers 461. 

�6�L���O�¶�R�Q���Q�R�W�H���O�H�V���D�F�F�H�Q�W�V�����L�O���\���H�Q���D���X�Q���H�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q�������V�X�U��ai�P�H�����6�L���O�¶�R�Q���Q�R�W�H��
les fins de syntagmes, il y en a une en position 4 sur aime, puisque le e muet 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�O�L�G�p���� �2�Q���D�� �X�Q���G�p�F�D�O�D�J�H���G�¶�X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���H�W���O�¶�R�Q���D�G�P�H�W�W�U�D���V�D�Q�V���W�U�R�S��
de difficultés que le marquage de la position 3 est plus pertinent par rapport 
à des questions de rythme que celui de la position 4. Dans la pratique, en 
général, quand un marquage de fin syntagme est utilisé, le marquage porte 
�V�X�U���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�\�O�O�D�E�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�F�F�X�S�p�H���S�D�U���X�Q��e muet. 

�0�D�L�V���O�H���U�\�W�K�P�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���&�R�U�Q�X�O�L�H�U�����5�H�M�H�W�D�Q�W���O�D���Q�R�W�L�R�Q��
�G�¶�D�F�F�H�Q�W�����L�O�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �P�R�U�S�K�R-
syntaxiques sur les positions métriques. 
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Pour Lusson et Roubaud [1974], le vers alexandrin est conçu comme la 
concaténation de deux segments métriques de six positions. Il existe de plus 
�j���O�¶�L�Q�Wérieur des hémistiches des régularités qui constituent des pré-rythmes. 
�$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H���� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� �D�G�P�H�W�� �G�H�X�[�� �S�U�p-
rythmes ���� �O�¶�X�Q�� �G�H�� �W�\�S�H�� �������������� ���V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� ���������� �H�W��
�O�¶�D�X�W�U�H���G�H���W�\�S�H�������������������V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���W�U�R�L�V���J�U�Rupements 01). Les hémistiches 
�U�p�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�X�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �P�R�G�q�O�H�V���� �/�H�V��
séquences 001001 et 010101 peuvent toutes deux être interprétées comme 
des mètres dans cette théorie. En effet, Lusson considère comme métrique 
une séquen�F�H�� �T�X�L�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �j�� �X�Q�� �Q�L�Y�H�D�X�� �V�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�D�W�p�Q�D�W�L�R�Q��
de groupements identiques à un groupement générateur (ici 001 ou 01). 

I.2.3. Une tentative de résolution empirique  

�/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �O�H�� �O�L�H�X��
�G�¶�k�S�U�H�V�� �G�p�E�D�W�V�� �W�R�X�W���F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
empirique des vers peut-elle aider à prendre position sur cette question ? 
�*�D�V�S�D�U�R�Y���>���������@���D���W�H�Q�W�p���G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���U�p�S�R�Q�V�H���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q : 
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W-il syllabique ou syllabo-tonique ? Il propose pour cela une 
�P�p�W�K�R�G�H�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�V�W�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�S�S�O�L�T�X�H�� �j�� �W�R�X�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �U�X�V�V�H�V���� �D�Q�J�O�D�L�V����
�L�W�D�O�L�H�Q�V�����I�U�D�Q�o�D�L�V���������/�¶�L�G�p�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���H�V�W���G�H���F�R�P�S�D�U�H�U���O�H���U�\�W�K�P�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���j��
celui des vers. Si les rythmes sont très différents, on en déduira une 
spécificité rythmique du vers. 

�*�D�V�S�D�U�R�Y���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�D���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���P�p�W�U�L�T�X�H��
date du XXe �V�L�q�F�O�H�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �F�R�Q�V�L�V�W�p�� �j�� �F�R�P�S�W�H�U�� �O�H�V�� �Y�L�R�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�X��
mètre (dans le cas du vers ïambique, par exemple, à repérer les positions 
marquées métriquement non occupées par un accent de mot, ou les positions 
non marquées occupées par une position accentuée) et à comparer le rythme 
des poètes entre eux. 

Ensuite, quelques métriciens ont cherché à comparer le rythme des vers 
avec celui de la langue, ce qui permet de différencier ce qui dans le vers 
provient de la langue et ce qui vient de la « volonté créatrice du poète ». Il y 
aurait dans le vers deux composantes rythmiques ���� �O�¶�X�Q�H�� �S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�H�� �O�D��
�O�D�Q�J�X�H�����O�¶�D�X�W�U�H���G�X���Y�H�U�V�� 

Dans cette approche, deux types de modèles sont utilisés, soit un 
modèle de discours, soit un modèle de langue. Le premier modèle (speech 
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probability model ou modèle de discours) est construit en extrayant de 
corpus en prose tous les fragments qui coïncident avec les règles minimales 
�G�¶�X�Q mètre donné (longueur, accent). Cet ensemble de « vers » constitue le 
« rythme spontané du discours du mètre étudié » [Gasparov, 1987, p. 323]. 
�(�W�� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �F�R�P�S�D�U�H�� �O�H�V�� �Y�H�U�V�� �D�W�W�H�V�W�p�V�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �P�R�G�q�O�H���� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �V�R�Q�W��
interprétées comme des particularités du rythme des vers en question. 
Gasparov considère que cette approche est limitée parce que le rythme des 
vers est comparé à celui du discours et non pas à celui de la langue en 
général. 

Les métriciens russes, et en particulier Gasparov, préfèrent recourir à un 
modèle de langue. La démarche adoptée est la suivante :  

1. A �S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���F�R�U�S�X�V���G�H���S�U�R�V�H�����R�Q���L�G�H�Q�W�L�I�L�H���O�H�V���P�R�W�V���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����P�R�W�V��
pleins accompagnés de leurs enclitiques et proclitiques), puis on calcule 
la proportion des différents types rythmiques de mots phonologiques : les 
monosyllabes, dissyllabes oxytons11, dissyllabes paroxytons, trisyllabes 
oxytons... 

2. On établit la liste de toutes les combinaisons de mots phonologiques qui 
respectent une longueur de vers donnée. 

3. �2�Q�� �F�D�O�F�X�O�H�� �O�D�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H combinaison donnée en multipliant les 
�S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� ���O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H��
�O�D�Q�J�X�H���L�P�S�O�L�T�X�H���O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���U�\�W�K�P�L�T�X�H���G�H�V���P�R�W�V���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� 

4. On calcule la probabilité de chacune des combinaisons. Le total est 
inférieur à 1 et �G�R�Q�Q�H���O�D���S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���P�q�W�U�H���G�R�Q�Q�p���H�Q���S�U�R�V�H�� 

5. �2�Q�� �F�R�P�S�D�U�H�� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� ���K�R�U�V��
�F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �Q�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �D�Y�H�F�� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V��
textes de poètes. Si la différence est significative, il y a un écart par 
rapport au rythme naturel de la langue. 

6. �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �F�D�O�F�X�O�H�U�� �O�H�� �S�U�R�I�L�O�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�O�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V��
combinaisons, et cette approche est plus fiable. Comme il y a 
�J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���G�¶�D�F�F�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V���T�X�H���G�D�Q�V���O�H���P�R�G�q�O�H�����R�Q��
procède à un redressement. 

 

�*�D�V�S�D�U�R�Y�� �D�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �V�D�� �P�p�W�K�R�G�H���j�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���F�R�P�P�H��
�X�Q�L�W�p���P�p�W�U�L�T�X�H���O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� 

                                                 
11 Oxyton : accentué sur la dernière syllabe ; paroxyton �����V�X�U���O�¶�D�Y�D�Q�W-dernière. 
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Le vocabulaire rythmique du français a été construit à partir 
�G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V���G�H���� 000 mots tirés des préfaces de Racine à ses tragédies, du 
Malade Imaginaire de Molière, de Candide de Voltaire et du Colonel 
Chabert de Balzac, soit en tout 4 278 mots phonologiques. Le corpus de 
vers est constitué des 600 à 1 000 premiers vers des sonnets de Du Bellay12, 
de Mithridate, des Bucoliques et des Élégies de Chénier et des Fleurs du 
Mal de Baudelaire. 

Gasparov montre que le vers français, du moins dans son échantillon, ne 
�V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�� �H�Q�� �U�L�H�Q�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �V�\�O�O�D�E�L�T�X�H���� �3�R�X�U�� �O�X�L���� �© la structure accentuelle 
de chaque hémistiche est entièrement déterminée par le vocabulaire 
ryt�K�P�L�T�X�H���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���H�W���U�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H » [Gasparov, 1987, p. 334]. 

�,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �V�\�O�O�D�E�R-�W�R�Q�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �&�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W��
vient de la confrontation de la séquence des poids des vers attestés avec la 
séquence des poids du modèle de l�D�Q�J�X�H�����(�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���O�¶�D�O�O�X�U�H���G�H���O�D���F�R�X�U�E�H��
�G�X���Y�H�U�V���U�H�V�V�H�P�E�O�H���j���F�H�O�O�H���G�X���P�R�G�q�O�H�����P�r�P�H���V�L���*�D�V�S�D�U�R�Y���Q�¶�D���S�D�V���I�D�L�W���G�H���W�H�V�W��
�V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�����,�O���G�L�W���T�X�H���O�¶�p�F�D�U�W���H�V�W���Q�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���V�D�Q�V���H�Q���G�R�Q�Q�H�U���O�H�V���S�U�H�X�Y�H�V�� 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�H�Q�� �W�L�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�L�J�X�U�H�� �J�O�R�E�D�O�H���� �O�H�� �Y�H�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��ne serait pas 
syllabo-�W�R�Q�L�T�X�H���� �0�D�L�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �F�R�P�S�D�U�H�� �O�H�V�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V����
comme il le fait sans en tirer toutes les conclusions, il montre une nette 
préférence pour deux organisations rythmiques (001001 et 010101) par 
rapport à des organisations « mixtes » (cf. Tableau 1 ci-dessous). 

 modèle de langue mille vers de 
Mithridate 

Premier hémistiche   
Ïambique  45 52 
Anapestique  35 35 
Mixte 20 13 
Second hémistiche   
Ïambique  48 43 
Anapestique  37 47 
Mixte  15 10 

Ïambique : 010001, 000101, 100101, 010101, 110001, 010011 
Anapestique : 001001, 101001, 001011 
Mixte : 000001, 100001, 000011, 100011, 011001, 001101, 000111 

Tableau 1�����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���W�\�S�H�V���G�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V���>�*�D�V�S�D�U�R�Y����������������table 19, 
p. 356] 

                                                 
12 �/�H�� �W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �L�Q�G�L�T�X�H�� �5�p�P�L�� �%�H�O�O�H�D�X���� �P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�H�� �'�X�� �%�H�O�O�D�\�� �T�X�L��

apparaît dans toutes les annexes. 
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La limite que Gasparov reconnaît à son approche tient aux choix 
�G�¶�D�F�F�H�Q�W�X�D�W�L�R�Q���H�Q���S�U�R�V�H���H�W���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V�����T�X�¶�L�O���I�D�X�G�U�D���D�I�I�L�Q�H�U�� 

Gasparov, en particulier, ne semble pas avoir pris en compte les 
problèmes de frontière de mots phonologiques dans le vers, qui renvoient à 
la question des e de fins de mots phonologiques. Ceux-ci comptent ou non 
�V�H�O�R�Q�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �O�H�V�� �V�X�L�W���� �/�H�V�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �G�H�� �P�R�W�V��
phonologiques de langue pour arriver à six syllabes varient selon leur 
agencement... Par exemple dans le vers suivant, dans Athènes est un 
trisyllabe en fin de vers, mais il serait un mot phonologique de quatre 
�V�\�O�O�D�E�H�V���V�¶�L�O���p�W�D�L�W���S�O�D�F�p���G�H�Y�D�Q�W���X�Q���P�R�W���j���L�Q�L�W�L�D�O�H���F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H�� 

Un poison que Médée apporta dans Athènes 
Racine, Phèdre, vers 1638. 

Enfi�Q���H�W���V�X�U�W�R�X�W�����D�O�R�U�V���T�X�¶�L�O���S�U�p�W�H�Q�G���D�Y�R�L�U���S�U�R�X�Y�p���T�X�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���Q�¶�p�W�D�L�W��
pas syllabo-tonique, il présente des tableaux qui montrent que la répartition 
�G�H�V���D�F�F�H�Q�W�V���O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�X���P�R�G�q�O�H��
de langue, et que cette répartition privilégie des figures « métriques »13, au 
sens que donne Lusson à ce terme : concaténation de groupements de même 
structure (deux fois 001 ou trois fois 01). 

�$�G�P�H�W�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �V�\�O�O�D�E�L�T�X�H���� �D�Y�H�F�� �G�H�X�[�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V��
marquées en 6 et 12. Gasparo�Y�� �D�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �P�R�Q�W�U�p�� �L�Q�Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O��
existe des répartitions spécifiques des accents sur les hémistiches, 
différentes du modèle de langue. 

 

De ce rapide parcours historique et théorique, retenons que :  

�‡ le mètre alexandrin est constitué de douze positions métriques ;  

�‡ �O�H���Y�H�U�V���H�V�W���j���O�D���I�R�L�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�X�Q���V�H�J�P�H�Q�W���P�p�W�U�L�T�X�H���G�H���G�R�X�]�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�V��
et de deux de six positions. La fin de ces deux segments est marquée par 
un accent ;  

�‡ �O�H�� �Y�H�U�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�V�R�O�p���� �L�O�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�� �Q�L�Y�H�D�X��
supérieur, marquée notamment par la rime ;  

�‡ les autres phénomènes accentuels observés sont des effets du rythme, et 
ne relèvent pas de la métrique ;  

                                                 
13 Nous ne pouvo�Q�V���p�W�D�E�O�L�U���G�H���W�H�V�W���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�����F�D�U���*�D�V�S�D�U�R�Y���Q�¶�L�Q�G�L�T�X�H���S�D�V���O�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V��

de « vers », construits à partir des mots phonologiques de langue.  
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�‡ pourtant le rythme du vers semble plus régulier que celui de la prose 
(dans des contextes avec un nombre de syllabe identique). 

I.3. LA METRIQUE GENERATIV E AMERICAINE  
ET SES SUITES 

�/�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�� �D�X�� �S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H��
�w�D�P�E�L�T�X�H���D�Q�J�O�D�L�V�����(�O�O�H���Q�¶�D���G�R�Q�F���T�X�¶�X�Q���O�R�L�Q�W�D�L�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���O�¶�R�E�M�H�W���T�X�L���Q�R�X�V��
�R�F�F�X�S�H�����O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�D���W�Kéorie a une visée universelle 
�H�W�� �G�R�L�W�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �D�X�V�V�L�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �Y�H�U�V14. De plus, quelles que 
soient les critiques qui ont pu lui être adressées, elle a eu le mérite de 
renouveler considérablement la description du vers et de poser les premiers 
ja�O�R�Q�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���j���O�D���P�p�F�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���Y�H�U�V�����,�O���L�P�S�R�U�W�H���G�R�Q�F���G�H��
mentionner ses apports. 

I.3.1. Les apports de la théorie générative  

Halle et Keyser [1966 et 1971], qui sont les deux fondateurs de la 
métrique générative, projettent sur le vers le modèle de la phonologie et de 
la syntaxe génératives : il existe, selon ces auteurs, une structure métrique 
profonde et une structure de surface qui correspond à la séquence du vers. 
�/�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�V�W���D�O�R�U�V�� �G�R�X�E�O�H ���� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V��
p�U�R�I�R�Q�G�H�V�� �H�W�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �S�D�V�V�H�U��
de la structure profonde à la structure de surface, autrement dit du mètre au 

                                                 
14 J. Roubaud, dans un article publié dans Poétique en 1971, applique la théorie au 

décasyllabe des troubadours et a�X�� �Y�H�U�V�� �G�¶�$�U�W�H�� �0�D�\�R�U�� �H�V�S�D�J�Q�R�O���� �$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �O�H�V��
concepts et les apports de la théorie générative, il propose un modèle abstrait du 
décasyllabe épique : « un segment métrique de longueur dix contenant deux segments 
métriques élémentaires ayant au plus une position commune » [p. 373]. Puis il distingue 
seize types de figures accentuelles, selon la position des accents ���� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �H�V�W�� �T�X�H�� �O�D��
répartition des accents est un constituant de la structure accentuelle profonde. Pour le vers 
�G�¶�$�U�W�H�� �0�D�\�R�U���� �X�Q��des plus énigmatiques de la métrique espagnole, il propose aussi une 
structure profonde, en déduit toutes les structures de surface et les règles de passage de 
�O�¶�X�Q�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����6�L���O�H���P�R�G�q�O�H���S�H�U�P�H�W���G�H���U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q�H���W�U�q�V���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���G�H�V���F�D�V�����L�O���Q�H��
le�V���F�R�X�Y�U�H���S�D�V���W�R�X�V���H�W���P�p�U�L�W�H���G�R�Q�F���S�R�X�U���5�R�X�E�D�X�G���G�¶�r�W�U�H���D�I�I�L�Q�p�����%�H�D�X�P�D�W�L�Q�����G�D�Q�V���X�Q���D�U�W�L�F�O�H��
récent [1999], réexamine les propositions de Roubaud qui avaient jusque-là été peu 
discutées par la critique. 
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vers15���� �/�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �S�U�p�W�H�Q�G�X�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �Q�L�� �G�H�� �O�D��
production, ni de la réception des vers. Son ambition est essentiellement 
descriptive : elle cherche à donner une définition formelle du vers qui 
permette de marquer au mieux la frontière entre vers et non-vers et de 
mesurer la complexité du vers. En effet, dès leurs premiers travaux sur le 
poète anglais Chaucer, Halle et Keyser [1966] cherchent à élaborer un 
�L�Q�G�L�F�H���G�H���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�H�V���Y�H�U�V���T�X�L���D�X�J�P�H�Q�W�H���D�Y�H�F���O�H���Q�R�P�E�U�H���H�W���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H�V��
violations du modèle de base. 

Proposer une définition formelle du vers ne paraît pas en forte 
contradict�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�R�E�M�H�W���K�D�E�L�W�X�H�O���G�H���O�D���P�p�W�U�L�T�X�H�����3�R�X�U�W�D�Q�W���O�¶�L�U�U�X�S�W�L�R�Q���G�H���O�D��
�P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H�� �D�� �V�p�U�L�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �P�R�G�L�I�L�p�� �O�H�� �F�K�D�P�S�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H����
Halle et Keyser, dans la tradition chomskienne du « faire du passé table 
rase », proposent un modèle du vers ïambique qui rompt avec toute la 
tradition métrique. Traditionnellement, le pentamètre ïambique, dont la 
paternité est attribuée à Chaucer, est décrit comme une séquence de cinq 
�S�L�H�G�V�����F�K�D�T�X�H���S�L�H�G���p�W�D�Q�W���F�R�P�S�R�V�p���G�¶�X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H���Q�R�Q���D�F�F�H�Q�W�X�p�H���V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q�H��
syllabe a�F�F�H�Q�W�X�p�H���� �/�H�V�� �S�R�q�W�H�V�� �V�¶�p�W�D�Q�W�� �D�F�F�R�U�G�p�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �O�L�F�H�Q�F�H�V�� �S�D�U��
�U�D�S�S�R�U�W���j�� �F�H�� �P�R�G�q�O�H���� �L�O�� �D�� �I�D�O�O�X�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���G�H�V�� �O�L�V�W�H�V���G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�V����
Les générativistes considèrent alors que la description est trop lâche 
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �X�Q�� �S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H�� �w�D�P�E�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H��
�O�L�J�Q�H���G�H���S�U�R�V�H�����H�W���L�O�V���S�U�R�S�R�V�H�Q�W���O�H�X�U���S�U�R�S�U�H���P�R�G�q�O�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H��
de règles ou de principes à partir desquels on pourra dire si telle séquence 
est oui ou non un vers16���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W�� �G�X��
pentamètre ïambique est la suivante :  

                                                 
15 « The study of meter must be therefore composed of two separate parts, namely, the 

study of abstract patterns and the study of the correspondence rules which enable a given 
string of words to be viewed as an instance of a particular abstract pattern. » [Halle et 
Keyser, 1971, p. 140]. 

16 « Rather then look upon headless lines, lines with an inverted first foot, etc. as 
somehow deviant... we propose below a set of principles or rules which by their nature 
yield a large variety of metrical patterns, in the same way that rules of syntax yield a large 
variety of syntactic patterns. With respect to these rules, there will be one or two possible 
judgments. Either a line is metrical by virtue of conformity to the rules, or else a line is 
unmetrical by virtue of nonconformity to the rules. » [Halle et Keyser, 1966, p. 371-372]. 
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Principe 1 : le pentamètre ïambique est constitué de dix positions auxquelles 
peuvent être attachées une ou deux positions extramétriques ;  
Principe 2 : une position est normalement occupée par une syllabe, mais, sous 
certa�L�Q�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���� �H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �R�F�F�X�S�p�H�� �S�D�U�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� �R�X�� �S�D�U��
aucune ;  
Principe 3 : un accent maximal ne peut occuper que les positions paires à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �P�D�L�V�� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �T�X�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �S�D�L�U�H�V��
soient occupées par un accent maximal. 

[Halle et Keyser, 1966]. 

Halle et Keyser abandonnent la notion de pied au profit de la syllabe et 
proposent le principe le plus controversé : le Stress Maximum Principle 
���6�0�3������ �T�X�L�� �G�L�W�� �T�X�¶�X�Q�� �D�F�F�H�Q�W�� �P�D�[�L�P�D�O�� ���F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �j�� �O�¶�D�F�Fent des 
deux syllabes adjacentes) ne peut apparaître que sur les positions paires.  
S (Strong) désigne les positions marquées ou accentuées du vers, W (Weak) 
les positions non marquées. Tel est le modèle du pentamètre ïambique que 
Halle et Keyser proposent au début des années 70 :  

WSWSWSWSWS 

et les règles de transformation sont les suivantes :  
(14a) Chaque S et W de la structure métrique correspond à une seule syllabe du 
vers. 
�������E�����/�¶�D�F�F�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W���j���X�Q���6���G�R�Q�Q�p���G�R�L�W���r�W�U�H���S�O�X�V���I�R�U�W���T�X�H 
�O�¶�D�F�F�H�Q�W���G�H�V���V�\�O�O�D�E�H�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W���D�X���:���T�X�L���S�U�p�F�q�G�H���H�W���V�X�L�W���O�H���6���H�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q�� 

[Halle, 1972, p. 111]. 

La proposition 14b est affinée pour pouvoir mesurer des degrés de 
complexité. 

La définition du pentamètre ïambique paraît bien trop naïve aux 
métriciens déjà en place et bien des vers contredisent les principes proposés. 
�/�H�V�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�L�V�W�H�V�� �Q�H�� �F�H�V�V�H�U�R�Q�W�� �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U�� �O�H�X�U�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H����
rétabliront la notion de pied, jusqu'à proposer une définition plus adéquate, 
mais beaucoup plus complexe, et plus proche de celle de leurs 
prédécesseurs. Ainsi Kiparsky [1975] met à jour un nouveau principe à la 
place du SMP : le Monosyllabic Word Constraint ���0�:�&������ �T�X�L�� �Q�¶�D�X�W�R�U�L�V�H��
�G�H�V���D�F�F�H�Q�W�V���H�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���I�D�L�E�O�H�V���T�X�H���V�¶�L�O�V���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���G�H�V���P�R�Q�R�V�\�O�O�D�E�H�V����
En fait, le MWC impose des contraintes sur les polysyllabes : les accents 
des polysyllabes doivent coïncider avec les positions accentuées du mètre. 

On notera que ni les uns ni les autres dans leurs modèles de description 
�G�X���S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H���w�D�P�E�L�T�X�H���Q�¶�R�Q�W���S�R�U�W�p���X�Q�H���D�W�W�H�Q�Wion particulière à la question 
de la césure. 
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Pour Youmans [1986 et 1989], les principes métriques de la métrique 
générative doivent être interprétés comme des normes statistiques plutôt que 
comme des règles génératives. Cette attitude plus souple paraît nécessaire 
dans la mesure où jusqu'à présent, quel que soit le modèle proposé, des 
occurrences de vers ont à chaque fois contredit le modèle. La tâche de 
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�� �S�U�R�W�R�W�\�S�H�� �H�W�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�U�� �O�D��
distance de chaque vers à ce prototype17, ce qui est finalement assez proche 
�G�H�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �Y�L�R�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V��
�U�q�J�O�H�V�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����O�D���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���D�Y�H�F���O�H���P�R�G�q�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H���H�V�W��
évaluée [cf. Lusson et Roubaud, 1974], et plus la compatibilité est faible, 
plus le vers peut être considéré comme complexe. La logique des ensembles 
flous serait mieux adaptée que les règles génératives axiomatiques pour 
décrire le pentamètre [Youmans, 1986, p. 400]. 

 

Les apports de la théorie générative au sens large sont nombreux. Nous 
retiendrons principalement ceux-ci :  

 La distinction entre le mètre (structure profonde ou abstraite) et le vers 
���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�F�U�q�W�H�� �G�H�� �F�H�� �P�q�W�U�H������ �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �H�W�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H��
transformation qui permettent de passer du mèt�U�H�� �D�X�� �Y�H�U�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W����
sont particulièrement pertinentes en vue de la modélisation. Comme le 
soulignait Roubaud [1971, p. 368], cette distinction entre structure 
profonde et structure de surface pourrait avec réserve être associée à celle 
�T�X�¶�D�Y�D�L�W���G�p�M�j��faite Jakobson [1960, 1963, p. 229 et suivantes] entre verse 
design (modèle de vers) et verse instance (exemple ou occurrence de 
vers), cette dernière paraissant cependant plus pertinente. Complétée par 
les règles de transformation, cette distinction offre un cadre opérationnel 
�S�R�X�U���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���R�X�W�L�O���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�X���Y�H�U�V�� 

 �/�D�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���� �H�W�� �O�H�� �O�L�H�Q��
�S�U�R�I�R�Q�G�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �P�p�U�L�W�H�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �U�H�W�H�Q�X�V���� �,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �G�H�V��
syllabes accentuable�V���� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �S�U�L�P�D�L�U�H�� �G�H�V��
mots pleins, et des syllabes qui ne le sont pas. « Une syllabe s est 
�S�R�U�W�H�X�V�H���G�¶�D�F�F�H�Q�W���P�p�W�U�L�T�X�H���V�L���H�O�O�H���H�V�W���D�F�F�H�Q�W�X�D�E�O�H���H�W���V�L���O�D���V�\�O�O�D�E�H���V�¶ qui la 
                                                 
17 « I argue, therefore, that generative metrical rules such as the MWC are statistically 

normative principles rather than categorical constraints. Under this view, the task of 
metrical theorists is to establish a metrical prototype and determines degrees of deviation 
from this prototype rather then to define a precise boundary between metrical and 
unmetrical lines. » [Youmans, 1989, p. 5-6]. 
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précède dans le vers, aussi bien que la syllabe s�¶�¶�� �T�X�L�� �Oa suit, sont non 
�D�F�F�H�Q�W�X�D�E�O�H�V�� �R�X�� �E�L�H�Q�� �Q�¶�D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�V��
syntaxiques » [Roubaud, 1971, p. 370]. Les accents métriques se 
�G�p�G�X�L�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�F�H�Q�W�V�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V���� �P�D�L�V�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�D�U�I�D�L�W�H��
concordance entre les deux. 

 La notion �G�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �P�p�W�U�L�F�D�O�L�W�p�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W��
�G�D�Q�J�H�U�H�X�V�H�����S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���I�R�Q�G�p�H���V�X�U���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�p�F�D�U�W���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���X�Q�H��
norme, tant critiquée en stylistique, mais elle permet, dans la formulation 
« floue » de Youmans, de mesurer une distance par rapport à un 
�S�U�R�W�R�W�\�S�H���H�W���G�R�Q�F���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���O�H�V���M�H�X�[���D�Y�H�F���O�H���P�q�W�U�H�� 

I.3.2. L'approche connexionniste  

�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���0�D�O�F�R�O�P���+�D�\�Z�D�U�G���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���G�H���F�H�O�O�H���G�H���O�D��
�P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �F�K�H�U�F�K�H�� �j�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�D�� �F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V��
théories. Hayward [1991] �S�U�R�S�R�V�H�� �X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�Q�L�V�W�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X��
vers, qui selon lui répond à trois insuffisances de la métrique générative : 
�S�D�V�� �G�H�� �S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���� �Q�L�� �G�H���O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q��
sur ses voisines, et notation qui ne se prête pas au traitement quantitatif. En 
�S�O�X�V���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���>�+�D�O�O�H���H�W���.�H�\�V�H�U�������������@���H�W���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���O�H�[�L�F�D�O��
�>�.�L�S�D�U�V�N�\���� ���������@���� �V�R�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �S�U�H�Q�G�� �D�X�V�V�L�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�X��
lecteur. Ensuite, la figure métrico-rythmique du vers produite par son 
modèle est �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �Y�H�U�V����
Enfin, concernant la notation, en adoptant des modalités numériques pour 
chaque variable, il se donne les moyens de faire des traitements quantitatifs 
sur des échantillons conséquents. 

En quoi consiste ce modèle connexionniste ? Le vers y est représenté 
�S�D�U�� �X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V�� �T�X�L�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �D�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �S�D�U��
�H�[�H�P�S�O�H���G�L�[���X�Q�L�W�p�V���S�R�X�U���O�H���S�H�Q�W�D�P�q�W�U�H���D�Q�J�O�D�L�V�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�X���P�R�G�q�O�H���H�V�W���G�H��
�G�p�I�L�Q�L�U���O�D���S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p���G�¶�r�W�U�H���D�F�F�H�Q�W�X�p�H���G�H��chaque position métrique. 

�/�H�V�� �X�Q�L�W�p�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�Q�H�F�W�p�H�V�� �j�� �F�L�Q�T�� �D�X�W�U�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V��
représentant ���� �O�¶�L�Q�W�R�Q�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �O�H�[�L�F�D�O���� �O�H�V�� �I�L�J�X�U�H�V�� �S�U�R�V�R�G�L�T�X�H�V���� �O�H�V��
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �H�W�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���� �&�H�V�� �W�\�S�H�V��
�G�¶�X�Q�L�W�p�V���S�Huvent être décrits comme des types de marquages tels que définis 
par Lusson et Roubaud [Lusson 1973 ; Roubaud 1978, 1988] (cf. infra), où 
les poids sont compris entre 0 et 1. 
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�/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�\�S�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�� �T�X�L�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�L�Q�W�R�Q�D�W�L�R�Q�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �X�Q��
marquage de s�D�L�O�O�D�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�\�O�O�D�E�H�V���� �/�H�� �G�H�X�[�L�q�P�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p����
�D�F�F�H�Q�W�� �O�H�[�L�F�D�O���� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�¶�D�F�F�H�Q�W�� �G�H�� �P�R�W���� �/�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H����
figure prosodique, correspond à un marquage de figures phonétiques : rime, 
allitération, assonance... Le quatrième revient à marquer les frontières de 
syntagmes. Enfin, le cinquième marquage correspond à des choix 
interprétatifs ; il offre par exemple un moyen de souligner un mot qui entre 
�G�D�Q�V���O�¶�L�V�R�W�R�S�L�H���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���G�X���S�R�q�P�H�����&�H���G�H�U�Q�L�H�U���P�D�U�T�X�D�J�H���H�V�W���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���O�H��
plus subjectif de tous et correspond à un choix de lecture. Ces marquages 
sont faits « à la main » et sont donnés en entrée au modèle. 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���P�R�G�q�O�H���F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�Q�L�V�W�H�����H�W���F�¶�H�V�W���E�L�H�Q���O�j��
�O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���G�X���P�R�G�q�O�H�����L�O���\���D���G�H�V���© connexions » entre les différentes unités. 
Premièrement, des connexions négatives entre les unités métriques 
voisines ���� �V�L�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �Y�R�L�W�� �V�D�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H��
�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���� �O�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �D�G�M�D�F�H�Q�W�H�V�� �Y�H�U�U�R�Q�W�� �O�H�X�U�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�r�W�U�H��
accentuées diminuer. Ceci tend bien entendu à ïambiciser le vers. Le modèle 
�S�D�U�W���G�H���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���T�X�H���O�H���Y�H�U�V���H�V�W���w�D�P�E�L�T�X�H�����L�O���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���P�r�P�H���X�Q���E�L�D�L�V���S�R�X�U��
accentuer les positions paires. Mais il y a aussi des connexions entre les 
différents types de marquages ���� �D�L�Q�V�L�� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �G�¶�L�Q�Werprétation, de 
�S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�W���G�¶�D�F�F�H�Q�W���O�H�[�L�F�D�O���R�Q�W���W�R�X�V���W�U�R�L�V���G�H�V���F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�V���S�R�V�L�W�L�Y�H�V���D�Y�H�F��
�O�H���P�D�U�T�X�D�J�H���G�¶�L�Q�W�R�Q�D�W�L�R�Q�����T�X�L���O�X�L���D�J�L�W���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���P�D�U�T�X�D�J�H���P�p�W�U�L�T�X�H����
Les connexions et leurs valeurs sont définies a priori dans le modèle. 

�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�H�[�p�F�X�W�Hr le programme informatique, les unités métriques ont 
�X�Q�H�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H�V�� �Q�X�O�O�H���� �8�Q�H�� �I�R�L�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V��
correspondant aux cinq marquages sur les dix positions sont saisies, le 
�S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �H�V�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �X�Q�H�� �W�U�H�Q�W�D�L�Q�H�� �G�H�� �I�R�L�V�� ���Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�L�W�p�U�D�W�L�R�Qs 
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���T�X�H���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���V�H���V�W�D�E�L�O�L�V�H�Q�W�����H�W���O�¶�R�Q���R�E�W�L�H�Q�W���O�D���V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H�V��
poids de chaque vers. 

�+�D�\�Z�D�U�G�� �>���������D�@�� �D�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �V�R�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �j�� �������� �Y�H�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�]�D�L�Q�H�� �G�H��
poètes (neuf anglais et un américain ���� �G�H�� �O�D�� �5�H�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H��
victorienne), soit un corpus de 1 000 pentamètres ïambiques. Il recherche 
�O�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� ���O�D�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H���� �G�H�� �F�K�D�T�X�H��
position et son écart-type pour chacun des dix poètes, ce qui lui permet de 
montrer, par un test statistique, que chacun des dix poètes a un mode 
�G�¶�D�F�F�H�Q�W�X�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �(�Q�V�X�L�W�H���� �L�O�� �P�H�V�X�U�H�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q��
entre les deux syllabes de chaque pied, ce qui permet de mettre en évidence 
une manière de faire propre à chaque poète. Plus les écarts sont élevés, plus 
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le vers �H�V�W�� �w�D�P�E�L�T�X�H���� �(�Q�I�L�Q�� �L�O�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �V�H�O�R�Q��
les époques et montre ainsi que le vers victorien est le plus irrégulier. 

Le modèle connexionniste propose une façon de combiner différents 
types de marquages linguistiques (lexicaux, morpho-syntaxiques et 
prosodiques) avec des marquages métriques (biais pour accentuer les 
positions paires et connexions négatives entre positions voisines) pour 
construire une mélodie des poids synthétique. Ce modèle combine des 
règles métriques à des règles linguistiques pour construire la figure du vers 
et propose une résolution élégante et paramétrable de la combinaison des 
marquages. 

�/�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �w�D�P�E�L�T�X�H�� �H�V�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H�� �G�¶�H�P�E�O�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H���� �4�X�H�O�O�H��
serait la figure du pentamètre ïambique sans cette hypothèse ?  

Hayward [1996b] cherche à montrer que son modèle peut être utile pour 
répondre à une des grandes questions de la métrique générative : la 
« métricalité » du vers. Quand peut-�R�Q���G�L�U�H���T�X�¶�X�Q���Y�H�U�V���H�V�W���P�p�W�U�L�T�X�H���R�X���E�L�H�Q��
�T�X�¶�L�O���Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V ? Il reprend des vers classiques longuement analysés dans 
�O�D�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H���� �T�X�¶�L�O�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �D�Y�H�F�� �V�R�Q�� �P�R�G�q�O�H���� �6�L�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V��
�S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�V�� �G�¶�D�F�F�H�Q�W�� �S�U�R�G�X�L�W�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �G�L�U�H�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �V�D�Q�V��
engendrer la violation de règles linguistiques, alors elle peut être considérée 
comme métrique, sinon elle est non métrique. 

Reprenons le premier exemple cité par Hayward [1996b], repris de 
[Halle et Keyser, 1971] :  

Ode to the West Wind, by Percy Bysshe Shelley 

Comme Per �R�F�F�X�S�H���X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���I�D�L�E�O�H���D�O�R�U�V���T�X�¶�L�O���S�R�U�W�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���O�H�[�L�F�D�O�����F�H��
« vers �ª���Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�p�W�U�L�T�X�H���S�R�X�U���+�D�O�O�H���H�W���.�H�\�V�H�U�����/�H���P�R�G�q�O�H���F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�Q�L�V�W�H��
�F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �X�Q�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �S�U�R�G�X�L�W��
�X�Q�H�� �P�p�O�R�G�L�H�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�� �j�� �G�L�U�H�� �F�D�U�� �H�O�O�H�� �F�R�Q�W�U�H�G�L�W�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �H�Q��
anglais : en effet, elle donne un poids accentuel plus fort à -cy �T�X�¶�j��Per- 
�D�O�R�U�V���T�X�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W���O�H�[�L�F�D�O���H�V�W���S�R�U�W�p���S�D�U���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���V�\�O�O�D�E�H�� 

Ode (0,9) to (0,6) the (0,1) West (0,9) Wind (0,8), by (0,6) Per- (0,4) cy (0,7) 
Bysshe (0) Shel- (0,9) ley 

Le modèle connexionniste est cohérent avec le modèle génératif et, de plus, 
il permet de transformer en syllabe accentuée toute syllabe entourée de deux 
�V�\�O�O�D�E�H�V�� �Q�R�Q�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H�V���� �0�D�L�V�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�R�L�G�V�� �Q�¶�H�V�W-elle pas trop 
tributaire des marquages donnés en entrée au modèle ?  
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�/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �Q�H�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�D�v�W�� �S�D�V��
�r�W�U�H���O�¶�D�S�S�R�U�W���O�H���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���+�D�\�Z�D�U�G�����F�D�U���F�H���P�D�U�T�X�D�J�H���H�V�W���W�U�R�S���V�R�X�P�L�V��
�j�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���O�H�F�W�H�X�U���� �1�R�X�V���U�H�W�L�H�Q�G�U�R�Q�V���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�Q�L�V�W�H��
�O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �G�H�V�Fription mathématique des positions par un 
ensemble de marquages (ce qui est déjà fait depuis les années 70 au Centre 
�G�H�� �3�R�p�W�L�T�X�H�� �&�R�P�S�D�U�p�H���� �P�D�L�V�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�D�� �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
marquages entre eux qui permet de construire une figure rythmique du vers 
globale qui intègre toutes les dimensions. 

I.4. APPLICATION DE LA THE ORIE DU RYTHME  
DE PIERRE LUSSON A L 'ALEXANDRIN  

Nous avons évoqué quelques-�X�Q�V���G�H�V���D�S�S�R�U�W�V���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���Y�H�U�V���G�H���O�D��
�W�K�p�R�U�L�H���J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H�����(�Q���)�U�D�Q�F�H�����O�H���F�R�X�U�D�Q�W���T�X�L���V�¶�H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���D�X�W�R�X�U du cercle 
Polivanov et du Centre de Poétique Comparée a été marqué par la théorie 
générative du vers, en particulier par les écrits de Halle et Keyser [1966 et 
1971]. 

�/�H���F�H�U�F�O�H���3�R�O�L�Y�D�Q�R�Y���D���p�W�p���F�U�p�p���H�Q���������������/�¶�R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�H���F�H�U�F�O�H���H�V�W��
�O�D�� �S�R�p�W�L�T�X�H���� �F�¶est-à-dire « �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�� �I�R�U�P�H�O�O�H�V�� �H�W�� �V�p�P�D�Q�W�L�T�X�H�V��
�G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� ���H�W�� �D�X�W�U�H�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �H�Q�W�H�Q�G�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U��
"poésie" » [Cercle Polivanov, 1969]. On lit entre autres comme thèmes de 
recherche :  

 exploration typologique des rapports entre forme poétique (au sens large) et 
mécanismes linguistiques. 

 problèmes de formalisation. 
 �F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H�V���W�K�q�V�H�V���p�O�D�E�R�U�p�H�V���H�Q���O�H�V���V�R�X�P�H�W�W�D�Q�W���j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�¶�R�E�M�H�W�V���F�R�Q�F�U�H�W�V��

très divers. 
[Cercle Polivanov, 1969]. 

Ce cercle est complété par la création du Centre de Poétique Comparée 
et de la revue Cahiers de Poétique Comparée (dirigée par Pierre Lusson, 
Léon Robel et Jacques Roubaud). 

�&�H�� �F�H�U�F�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �j�� �O�D�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�Y�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�� �H�W�� �D��
développé sa propre « théorie du rythme �ª���� �/�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶investigation 
formelle développées ont été appliquées à des vers et à des formes poétiques 
très diverses ���� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �R�U�G�L�Q�D�L�U�H�� �>�/�X�V�V�R�Q�� �H�W�� �5�R�X�E�D�X�G���� �������� ; Roubaud, 
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1978, 1988, 1986 et 1988], le sonnet en vers rapportés18 [Lusson et 
Roubaud, 1980 et 1981], le sonnet [Roubaud, 1990], le pentamètre ïambique 
anglais [Roubaud, 1983], le pentamètre ïambique russe [Prijovíc et Sola, 
1983], et même à des formes musicales ou mixtes : analyse des rapports 
texte/musique dans �/�¶�$�O�F�H�V�W�H de Lulli [Lusson 82]... Ces méthodes furent 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �I�R�U�P�H�O�O�H�� �G�H�� �W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q�V���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H����
la figure rythmique des huit traductions du sonnet en vers rapportés de 
Domenico Veniero a été étudiée par [Lusson et Roubaud, 1983]. Enfin, des 
lectures rythmiques de poèmes spécifiques ont été faites tout au long de ces 
années : elles consistent à faire émerger le squelette rythmique des poèmes 
et à mettre en relation les phénomènes métrico-rythmiques avec des 
phénomènes lexicaux et sémantiques. 

�/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���Y�H�U�V�����H�W���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���j���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q����
de la théorie du rythme développée par Lusson [1973, 1998]19 est présentée 
�G�D�Q�V���O�¶�D�Q�Q�H�[�H I rédigée par Lusson. 

�'�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H���� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �j�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V��
présente les caractéristiques suivantes. Il est, comme le prévoit la théorie, 
constitué de plusieurs niveaux parfaitement hiérarchisés (cf. Figure 2 et 
Figure 3) [Roubaud, 1978, 1988, p. 94-95 pour les niveaux 4 et 5 ; 1986, 
p. 64 pour les niveaux 0 à 3]. Chaque niveau est défini par un type 
�G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� 

                                                 
18 �9�R�L�F�L�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �T�X�D�W�U�D�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�R�Q�Q�H�W�� �H�Q�� �Y�H�U�V�� �U�D�S�S�R�U�W�p�V�� �G�H�� �-�R�G�H�O�O�H���� �7�U�R�L�V�� �I�L�J�X�U�H�V����

qui correspondent au monde hault, moyen et bas, sont traitées en parallèle sur chaque vers. 

�'�H�V���D�V�W�U�H�V�����G�H�V���I�R�U�H�V�W���H�W���G�¶�$�F�K�p�U�R�Q���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U 
Diane au monde hault, moyen et bas préside, 
Et ses chevaux, ses chiens, ses Euménides guide, 
Pour esclairer, chasser, donner mort et honneur. 

Étienne Jodelle 

On pourra également se reporter à la lecture sémantique que Rastier [1989] propose de 
ce sonnet.  

19 Une première esquisse de la théorie a été publiée par Lusson en 1973 : « Notes 
préliminaires sur le rythme ». Cette théorie est également exposée dans « Une méthode 
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �W�H�[�W�H���P�X�V�L�T�X�H ���� �D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H » 
[Lusson, 1998]. Une présentation sommaire en est faite par Roubaud dans La Vieillesse 
�G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H [1978, 1988] et dans « T.R.A.M(M,m) » [1991]. 
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Figure 2�����/�H���P�R�G�q�O�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���D�O�W�H�U�Q�p�H�V 

 
Niveau 5 Q (Quatrain) = S S S S 

�/�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�Dire est la séquence de quatre segments principaux (S) 
Niveau 4 P (Paire) = (S S) 

�/�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���O�D���V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���G�H�X�[���V�H�J�P�H�Q�W�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�����6�� 
Niveau 3 S (Segment principal) 

�/�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���O�H���V�H�J�P�H�Q�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�������6���� 
Niveau 2 S = (s s) 

�/�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���O�H���V�H�J�P�H�Q�W�����V���� 
Niveau 1 S = ((p p p p p p)(p p p p p p)) 

�/�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W���p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�V�W���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q�����S�� 
Niveau 0 S = 

(((nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p)s((nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p(nvn)p)s)Sn 

Les événements élémentaires sont de deux types n ou v 

Figure 3�����1�L�Y�H�D�X�[���P�p�W�U�L�T�X�H�V���D�E�V�W�U�D�L�W�V���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V 

Au niveau 1 du modèle, le vers est composé de douze positions (la 
�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X������ �&�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V��sont 
regroupées au niveau 2 en deux séquences de six, qui constituent deux 
�V�H�J�P�H�Q�W�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V�����O�H�V���K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V�����/�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���F�R�w�Q�F�L�G�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���D�Y�H�F��
un syntagme ou groupe de souffle et sa dernière position est toujours très 
marquée (surtout par rapport à la précédente). Les deux hémistiches sont 
regroupés à un niveau supérieur (niveau 3) pour former le vers, comme 
événement élémentaire. 

�(�Q�V�X�L�W�H�����G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���Q�R�X�V���V�R�P�P�H�V���G�D�Q�V���X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V��
à rimes plates avec alternance en genre (cf. chapitre II  sur le corpus), nous 
pouvons introduire deux niveaux métriques supplémentaires. Le niveau 4 

Q 
 
 
 
 

P 
 
S 
 

s 
 

P 
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est défini par la paire de vers rimant ensemble (son existence est assurée par 
la rime) et le niveau 5 par le quatrain constitué de deux rimes plates 
�I�p�P�L�Q�L�Q�H�V���V�X�L�Y�L�H�V���G�H���G�H�X�[���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���P�D�V�F�X�O�L�Q�H�V���R�X���O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�����H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
du genre du premier vers). 

�&�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �V�R�Q�W��
�S�D�U�I�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �H�P�E�R�v�W�p�V�� �O�H�V�� �X�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �H�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�R�U�J�Dnisation 
hiérarchique la plus simple. Pour les rimes embrassées ou alternées, la 
�K�L�p�U�D�U�F�K�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�H�U�D�L�W�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �L�P�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W�� �G�H�V��
intrications. 

Rappelons que ce modèle est exclusivement métrique. Par conséquent, 
le niveau qui se situe entre celui de la position métrique et celui de 
�O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�U�L�V�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
rythmique. Nous explorerons les particularités rythmiques de ce niveau 
�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���H�Q�W�U�H���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���H�W���O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� 

La Figure 3 présente la partie abstraite du modèle. On y trouve un 
niveau métrique supplémentaire par rapport à la Figure 2 qui décrit les 
constituants de la position métrique [Roubaud, 1986]. Une position métrique 
est occupée par une voyelle métrique, notée v, entourée de non-voyelles 
(consonnes, semi-�Y�R�\�H�O�O�H�V���� �Y�L�G�H������������ �Q�R�W�p�H�V�� �Q���� �/�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q��
métrique est la voyelle, puisque les autres éléments sont facultatifs. 

 

�&�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H��
�P�D�U�T�X�D�J�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���� �&�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V�� �O�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��
comme événements élémentaires, et définissons le système de marquage 
suivant appliqué à 48 positions, soit quatre vers à rimes plates :  

�‡ �O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��hémistiche est marquée (marquage 2 : m2) ;  

�‡ �O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���H�V�W���P�D�U�T�X�p�H (m3) ;  

�‡ �O�D�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�L�U�H�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �U�L�P�D�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �H�V�W�� �P�D�U�T�X�p�H��
(m4) ;  

�‡ la dernière position de quatre alexandrins à rimes plates avec alternance 
en genre est marquée (m5). 

On obtient les séquences de 0 et de 1 suivantes :  
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m2 : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
m3 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
m4 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
m5 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �F�R�P�E�L�Q�H�� �F�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �H�Q�� �O�H�V�� �D�G�Gitionnant, on obtient la 
« mélodie des poids » suivante :  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

dont on peut extraire le squelette rythmique du vers. Il suffit de placer 
une parenthèse fermante après le ou les événement(s) élémentaire(s) de 
�S�R�L�G�V�� �P�D�[�L�P�D�O���� �S�X�L�V�� �G�H�� �U�p�L�W�p�U�H�U�� �O�D�� �S�U�R�F�p�G�X�U�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V��
ainsi définis et enfin de compléter les parenthésages par des parenthèses 
ouvrantes. Le squelette rythmique des alexandrins est alors :  

((((0 0 0 0 0 1) (0 0 0 0 0 1)) ((0 0 0 0 0 1) (0 0 0 0 0 1))) (((0 0 0 0 0 1) (0 0 0 0 0 1)) ((0 0 0 0 0 1) (0 0 0 0 0 1)))) 

Etant donné ces particularités, ce squelette peut être considéré comme le 
�P�R�G�q�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� 

 

�'�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �S�U�D�Wique, maintenant que nous avons le modèle 
métrique du vers, comment peut-on identifier les positions métriques à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�����H�W���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� ?  

La question du repérage des positions métriques et la question du 
dénombrement qui en découle concernent les niveaux 0 et 1 du modèle. 
Comment établir la correspondance entre la séquence des graphèmes ou 
�S�K�R�Q�q�P�H�V�� ���V�H�O�R�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�¶�°�L�O�� �R�X�� �O�¶�R�U�H�L�O�O�H���� �H�W�� �O�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V��
abstraites ? Un bon lecteur ou auditeur (ayant longuement fréquenté les 
vers) fait intuitivement une bonne séparation des segments, un lecteur ou 
auditeur moins chevronné y parviendra également en tâtonnant pour 
�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�� �F�K�L�I�I�U�H�� �G�R�X�]�H�� ���V�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V������������ �0�D�L�V�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �T�X�L��
consiste à faire opérer ce même découpage en positions métriques par une 
�P�D�F�K�L�Q�H�� �R�E�O�L�J�H�� �j�� �I�R�U�P�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �R�X�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �H�W�� �U�p�Y�q�O�H��
une série de difficultés. Un de nos objectifs premiers sera donc la définition 
des règles de transformation qui permettent de passer de la séquence du vers 
au modèle abstrait. 

 

Nous venons de décrire rapidement la structure hiérarchisée du modèle 
�P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�W�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �S�R�X�U�� �p�W�D�E�O�L�U�� �O�D��
correspondance entre le vers attesté et le modèle. Comme on pouva�L�W�� �V�¶�\��
�D�W�W�H�Q�G�U�H���� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H�� �Q�H�� �V�H�� �F�R�Q�W�H�Q�W�H�� �S�D�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�� �V�H�X�O�H��
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�D�P�E�L�W�L�R�Q�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X��mètre. Autrement dit, elle ne se limite pas à 
�O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[��
hiérarchisés telle que nous venons de �O�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U ���� �H�O�O�H�� �Y�L�V�H�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
du rythme. En effet, une fois posé le modèle précédent, qui a le mérite 
�G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���O�H���Y�H�U�V���G�D�Q�V���X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���S�O�X�V���F�R�P�S�O�H�[�H���T�X�H���Q�H���O�H���I�R�Q�W���O�D���S�O�X�S�D�U�W��
�G�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �R�Q�� �D�� �p�S�X�L�V�p���� �R�X�� �S�O�X�W�{�W�� �R�Q�� �D�� �G�L�W�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �Ge ce qui 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W��
�P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���O�H���U�\�W�K�P�H�����O�D���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���F�D�G�U�H���P�p�W�U�L�T�X�H�����T�X�H���Q�R�X�V��
allons explorer. 

�3�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �I�D�X�W�� �H�[�D�P�L�Q�H�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �T�X�L�� �V�H��
dessinent dans �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �Y�H�U�V���� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �U�p�J�X�O�D�U�L�W�p�V���� �3�D�U��
�H�[�H�P�S�O�H���� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H����
Roubaud et Lusson [Lusson et Roubaud, 1974 ; Roubaud, 1978, 1988] ont 
�P�R�Q�W�U�p�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� �U�\�Whmiques 
suivants : les figures 001001 et 010101. Ils ont, par commodité de langage, 
désigné celles-ci comme figures anapestiques et ïambiques (sans que jamais 
�L�O�� �Q�¶�\�� �D�L�W�� �H�X���P�p�S�U�L�V�H���V�X�U���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���W�H�U�P�H�V���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j�� �F�H�� �T�X�H��
laisse entendre Meschonnic [1982, p. 201 et p. 230 et 231]). 

�3�R�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���U�\�W�K�P�L�T�X�H�V�����L�O���Q�R�X�V���I�D�X�W���U�H�F�R�X�U�L�U���j���O�D��
notion de marquage définie dans la théorie du rythme. Une fois que sont 
�L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V���O�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���P�p�W�U�L�F�R-rythmique repose 
sur des systèmes de description associés aux positions. Autrement dit, 
quelles sont les caractéristiques de chaque position ? Quels critères de 
marquage retenir pour faire apparaître le mieux possible la structure 
rythmique du vers �"�� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H de Lusson consiste à multiplier les points 
�G�H�� �Y�X�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire les types de marquages, à les combiner pour faire 
ressortir avec le plus de netteté possible la structure métrico-rythmique. Les 
descripteurs pertinents sont ceux qui permettent de contraster au mieux les 
positions. 

Ceux-�F�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �G�H�� �Q�¶�L�P�S�R�U�W�H�� �T�X�H�O�O�H�� �Q�D�W�X�U�H���� �$�L�Q�V�L���� �S�R�X�U�� �O�H�� �Y�H�U�V����
�Q�R�X�V�� �S�R�X�U�U�L�R�Q�V�� �L�P�D�J�L�Q�H�U�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �O�D��
�K�D�X�W�H�X�U�����O�D���G�X�U�p�H���H�W���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�����/�D���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���G�H���F�H�V���W�U�R�L�V���F�U�L�W�q�U�H�V�����T�X�L���V�R�Q�W��
censé�V���V�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���G�D�Q�V���O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W�����S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H�V��
accents de vers comme des maxima locaux. Mais nous pouvons aussi opter 
pour des descripteurs graphiques (les signes de ponctuation par exemple), 
pour des marquages linguistiques (syntaxiques, lexicaux, prosodiques) ou 
pour des marquages métriques. 
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�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �I�D�L�W�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �R�X��
étiquetages, qui relèvent tous de caractéristiques du discours écrit : 
marquages phonétiques, lexicaux, morpho-syntaxiques et prosodiques. Il y a 
�L�F�L���L�P�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���T�X�H���O�H���U�\�W�K�P�H���H�V�W���X�Q���H�I�I�H�W���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H��
la langue dans le discours et non pas un effet métrique �����Q�R�X�V���Q�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�R�Q�V��
�S�D�V�� �G�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �V�X�U�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V��
que nous avons choisi de projeter ces marquages, que nous aurons 
�O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���G�p�W�D�L�O�O�H�U���D�X���F�K�D�S�L�W�U�H��V. 

Les marquages linguistiques ne définissent pas un système hiérarchisé 
�F�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �Y�X�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W : nous 
traiterons donc chacun de ces marquages de manière indépendante. 

La représentation adoptée pour chaque marquage peut être décomposée 
sur un mode binaire, représenté de manière simplifié par un « 1 » si le 
critère est réalisé ou un « 0 �ª���V�¶�L�O���Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V�����7�R�X�W�H�V���O�Hs positions marquées 
« 1 �ª�� �V�R�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V�� �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�¶�X�Q�� �F�U�L�W�q�U�H�� �G�R�Q�Q�p�� ���D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V��
positions « 0 », par simple symétrie), et opposées aux positions « 0 » 
(respectivement « 1 »). Malgré sa rusticité, ce système de notation permet 
�G�H���G�p�F�U�L�U�H���Q�¶�L�P�Sorte quel critère, quelle que soit sa complexité, pourvu que 
le nombre de dimensions notées 0/1 soit suffisant. Nous aurons autant de 
séquences de 0/1 que nous avons choisi de marquages. 

 

 

�3�R�X�U�� �F�O�R�U�H�� �F�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H���� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �Q�R�X�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�R�Q�V�� �Q�¶est 
�G�R�Q�F�� �S�D�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �G�X��XII e siècle, employé principalement pour décrire 
�O�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�V�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H�� �H�W�� �P�D�U�T�X�p�� �S�D�U�� �V�D�� �F�p�V�X�U�H�� �p�S�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �X�Q�� �Y�H�U�V�� �T�X�L��
renaît au XVI e siècle et dont le type de césure est nouveau, inspiré par celui 
�G�X���G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H���G�H���O�¶�p�S�R�T�Xe. 

Nous avons une représentation hiérarchisée de son organisation 
�P�p�W�U�L�T�X�H���H�W���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�R�Q�F�H�S�W�V���X�W�L�O�H�V���S�R�X�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�¶�X�Q���R�X�W�L�O��
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �1�R�X�V�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�U�R�Q�V�� �S�D�U�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V��
(chapitre II ), puis nous aborderons la question de la rime (chapitre III ) qui 
�F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� ���� �H�W�� ���� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�H�Q�� �Y�H�Q�L�U�� �j��
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� ���F�K�D�S�L�W�U�H��IV), aux marquages 
associés (chapitre V������ �j�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� ���F�K�D�S�L�W�U�H��VI ������ �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D��
structure du vers (chapitre VII ���� �H�W�� �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�L�H�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H��
rythmique et le sens (chapitre VIII ). 
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II.  LE CORPUS 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�� �P�D�W�p�U�L�H�O��
empirique. Mais le plus souvent, celui-ci était limité par la capacité 
�G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�H�X�O���r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����J�U�k�F�H���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
de la numérisation, de plus en plus de textes, y compris en vers20, sont saisis 
�V�X�U�� �V�X�S�S�R�U�W�� �Q�X�P�p�U�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �© automatique » des 
�W�H�[�W�H�V�� �Q�H�� �F�H�V�V�H�Q�W�� �G�H�� �F�U�R�v�W�U�H�� �H�Q�� �H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���� �$�V�V�L�V�W�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U���� �Q�R�X�V��
�D�Y�R�Q�V�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�U�S�X�V�� �G�H�� �W�H�[�W�H�V��de 
�S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���Y�D�V�W�H�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���Y�H�U�V���p�F�U�L�W�V���H�W���Q�R�Q���S�D�V���G�H���Y�H�U�V���G�L�W�V�����O�L�P�L�W�H���T�X�H��
nous avons évoquée en introduction et sur laquelle nous reviendrons dans la 
section consacrée aux limites du métromètre (cf. chapitre VI.2). 

Le travail ici présenté se veut avant tout empirique, dans la mesure où 
�V�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �W�L�U�p�H�V�� �G�H��
�O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �G�H�� �S�U�q�V�� �G�H�� ���� 000 vers, constitué des 
�°�X�Y�U�H�V�� �W�K�p�k�W�U�D�O�H�V�� �F�R�P�S�O�q�W�H�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �H�W�� �5�Dcine, parmi lesquelles on 
compte plus de 77 000 alexandrins. Ce corpus a été saisi sur support 
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�¶�,�1�D�/�)���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �&�K���� �0�D�U�W�\-Laveaux [1862] 
pour Corneille et de P. Mesnard [1885] pour Racine, qui toutes deux 
présentent les textes dans une orthographe modernisée. Le corpus a été mis 
en forme par la Bibliothèque Nationale et a été confié au Centre de Poétique 
Comparée. Jacques Roubaud nous a donné ces textes dès le début de notre 
entreprise en 1993. Tous ces vers ont été analysés par le métromètre. 

De quelles pièces est constitué notre corpus ? Comment ces textes ont-
ils été préparés ? Nous présentons ci-�G�H�V�V�R�X�V���H�Q���G�p�W�D�L�O���O�¶�D�Q�D�W�R�P�L�H���G�X���F�R�U�S�X�V��
CORRAC. Ce corpus a servi de base à la construction du métromètre, notre 
�R�X�W�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�X�W�R�P�D�W�L�V�p�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �H�W�� �j�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�� �G�H��

                                                 
20 Cependant, dans les textes numérisés la part accordée aux textes en vers est 

�U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �I�D�L�E�O�H���� �+�H�Q�U�L�� �%�p�K�D�U�� �>���������@�� �D�� �P�R�Q�W�U�p�� �T�X�H�� �F�¶�p�W�D�L�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �O�D��
�E�D�V�H���)�U�D�Q�W�H�[�W���� �,�O���V�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�O�D���D�S�S�X�\�p�� �V�X�U�� �O�D���%�D�Q�T�X�H���G�H���'�R�Q�Q�p�H�V���G�H���O�¶�+�L�V�W�R�L�U�H���/�L�W�W�p�U�D�Lre 
���%�'�+�/�������U�p�S�H�U�W�R�L�U�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H�V���U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���+�H�Q�U�L���%�p�K�D�U���H�W���V�R�Q���p�T�X�L�S�H���j���3�D�U�L�V���,�,�,�� 
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�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �,�O�� �D�� �D�X�V�V�L�� �V�H�U�Y�L�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V��
�Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�U�S�X�V�� �R�Q�W��
�S�H�U�P�L�V���G�H���G�R�Q�Q�H�U���X�Q���D�S�H�U�o�X���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���Y�H�U�V����cf. chapitre VII.6). 

II.1.  PIECES DE CORNEILLE ET RACINE  

Les tableaux ci-�G�H�V�V�R�X�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �S�L�q�F�H�V�� �p�F�U�L�W�H�V�� �S�D�U��
Corneille et Racine, leur date de première publication et leur genre. Pour le 
genre des pièces de Corneille, nous indiquons la dernière désignation 
�G�R�Q�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �O�X�L-même, mais aussi la classification proposée et 
commentée par Charles Muller dans son ouvrage de référence : Le 
Vocabulaire du théâtre de Pierre Corneille : Étude statistique lexicale 
[1967, 1992] ; pour les pièces de Racine, nous avons repris la classification 
donnée par Racine et les commentaires de Charles Bernet [1983] qui a fait, 
sur Racine, un travail similaire à celui de Ch. Muller. Ce sont finalement les 
classifications de Muller et Bernet que nous utilisons par la suite. 
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CORNEILLE  
 

Pièce Date �*�H�Q�U�H���G�¶�D�S�U�q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� 
de Ch. Marty -Laveaux 

�*�H�Q�U�H���G�¶�D�S�U�q�V�� 
Ch. Muller  

Mélite  1629 comédie  comédie  
Clitandre  1632 tragédie Pièces diverses (tragi-comédie, puis 

tragédie)*21 
La Veuve  1633 comédie  comédie  
La Galerie du palais  1634 comédie  comédie  
La Suivante  1634 comédie  comédie  

La Comédie des Tuileries, 3eacte  1635 comédie  

La Place royale  1635 comédie  comédie  
Médée  1635 tragédie  tragédie  
L'Illusion comique 1636 comédie  comédie  
Le Cid  1636 tragédie  tragédie (tragi-comédie, puis tragédie)* 
Horace  1640 tragédie  tragédie  
Cinna  1640 tragédie  tragédie  
Polyeucte  1640 tragédie  tragédie  
Pompée  1641 tragédie  tragédie  
Le Menteur  1642 comédie  comédie  
La suite du Menteur  1643 comédie  comédie  
Rodogune  1644 tragédie  tragédie  
Théodore  1645 tragédie chrétienne  tragédie  
Héraclius  1647 tragédie  tragédie  
Andromède  1650 tragédie  Pièces diverses (pièce à machine22)*  
Don Sanche d'Aragon  1650 comédie héroïque23 Pièces diverses 
Nicomède 1651 tragédie tragédie  
Pertharite, roi des lombards  1652 tragédie  tragédie  
�¯�G�L�S�H�� 1659 tragédie  tragédie  
La Toison d'or  1660 tragédie  Pièces diverses (pièce à machine)* 
Sertorius  1662 tragédie  tragédie  
Sophonisbe  1663 tragédie  tragédie  
Othon  1664 tragédie  tragédie  
Agésilas  1666 tragédie  tragédie  
Attila  1667 tragédie  tragédie  
Tite et Bérénice  1670 comédie héroïque  Pièces diverses 
Psyché  1671 tragédie-ballet  �1�R�Q���U�H�W�H�Q�X�H���F�R�P�P�H���°�X�Y�U�H���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H 
Pulchérie  1672 comédie héroïque  Pièces diverses 
Suréna  1674 tragédie  tragédie  

Tableau 2. Les pièces de Corneille 

                                                 
21 L'appartenance à un genre donné est douteuse, a été discutée. 
22 Pièces à machine : « grands spectacles accompagnés de musiques, de chants et de 

danses » [Devaux, 1993, p. 6]. 
23 Seule la fin heureuse distingue la comédie héroïque de la tragédie. 
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RACINE  
 

Pièce Date �*�H�Q�U�H���G�¶�D�S�U�q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� 
de P. Mesnard 

�*�H�Q�U�H���G�¶�D�S�U�q�V�� 
Ch. Bernet 

La Thébaïde ou les frères ennemis 1664 tragédie tragédie profane 
Alexandre le Grand 1665 tragédie tragédie profane 
Andromaque 1667 tragédie tragédie profane 
Les Plaideurs 1668 comédie comédie 
Britannicus 1669 tragédie tragédie profane 
Bérénice 1670 tragédie tragédie profane 
Bajazet 1672 tragédie tragédie profane 
Mithridate 1673 tragédie tragédie profane 
Iphigénie 1674 tragédie tragédie profane 
Phèdre 1677 tragédie tragédie profane 
Esther 1689 �W�U�D�J�p�G�L�H���W�L�U�p�H���G�H���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���V�D�L�Q�W�H tragédie sacrée 
Athalie 1691 tragédie tirée �G�H���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���V�D�L�Q�W�H tragédie sacrée 

Tableau 3. Les pièces de Racine 

Les éditions électroniques de Corneille et Racine dont nous disposons 
�X�W�L�O�L�V�H�Q�W�� �X�Q�H�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �&�H�W�W�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �P�p�U�L�W�H��
�T�X�¶�R�Q�� �V�¶�\�� �D�W�W�D�U�G�H���� �3�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �O�¶�L�G�p�D�O�� �H�V�W�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V��
dans leur orthographe originelle, ne serait-ce que pour mieux apprécier la 
�T�X�D�O�L�W�p�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �2�U���� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�X�W�R�P�D�W�L�V�p�H�� �G�H�� �O�D��
�O�D�Q�J�X�H�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �F�R�Q�o�X�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �W�H�[�W�H�V�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�W��
�U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�Q�W���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���I�D�F�H���j���G�H�V���W�H�[�W�H�V���G�X��XVII e siècle. Nous 
voilà confrontés à un choix pénible ���� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p���� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H��- le vers - 
�Q�R�X�V�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �G�¶�p�S�R�T�X�H ���� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V��
m�L�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �Q�R�X�V�� �L�Q�F�L�W�H�Q�W�� �j�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U�� �G�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H��
modernisée. 

Comment concilier ces deux injonctions contradictoires ? Une solution 
aurait consisté à construire des outils de linguistique informatique adaptés à 
�O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �G�X��XVII e siècle. Il aurait alors fallu disposer des versions 
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �H�W�� �G�H�� �5�D�F�L�Q�H�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�X�U�� �p�G�L�W�L�R�Q��
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H���G�H���)�U�D�Q�W�H�[�W���D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���X�Q�H��
orthographe moderne. Il faudrait par exemple saisir pour Racine la 
remarquable édition de Pierre Mélèse aux éditions Richelieu [1951]. Cette 
�V�R�O�X�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �U�H�W�H�Q�X�H : fabriquer un métromètre adapté à 
�O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���G�X��XVII e siècle posait aussi la question de son utilisation pour 
les textes modernes. Nous avons donc utilisé des corpus dans une 
orthographe modernisée. 

Ce corpus des pièces de Corneille et Racine a servi à mettre au point le 
�P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �/�H�V�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �H�W�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V�� �D�X�� �I�L�O�� �G�H�V�� �W�H�V�W�V�� �R�Q�W��
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�p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �P�D�L�V�� �Dussi de corriger le corpus et 
�G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �V�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �'�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V�� ��cf. infra) ont été 
repérées au cours des tests ���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�U�R�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �G�X�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
�G�H���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����/�H���U�H�S�p�U�D�J�H���G�H���F�H�V���H�U�U�H�X�U�V���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���j���X�Q�H���Y�H�U�V�L�R�Q���G�X��
métromètre assez satisfaisante sur le corpus CORRAC et à une édition des 
�°�X�Y�U�H�V���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H���E�L�H�Q���P�R�L�Q�V���H�Q�W�D�F�K�p�H���G�¶�H�U�U�H�X�U�V�� 

�3�U�p�F�L�V�R�Q�V�� �H�Q�I�L�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�F�L�� �O�D�� �S�R�p�V�L�H���� �Q�L��
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�� �W�K�p�k�W�U�H���� �P�D�L�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �I�R�Umel. Sans doute le 
�Y�H�U�V���G�H���S�R�p�V�L�H���Q�¶�D-t-il pas exactement les mêmes caractéristiques que le vers 
de théâtre, aussi construisons-nous une image du vers classique de théâtre. 

II.2.  PREPARATION DU CORPUS  

La préparation du corpus revient à créer une nouvelle édition 
harmonisée des pièces de Corneille et Racine. A �V�X�S�S�R�V�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�L�W��
environ vingt-cinq vers par page, notre corpus tiendrait sur trois mille pages, 
soit treize volumes de 250 pages. On comprend alors que la préparation, la 
�F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q���H�W���O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q��du corpus aient constitué une partie importante 
de notre entreprise. 

Le corpus a été balisé dans une double perspective : permettre au 
�P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���G�H���Q�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���T�X�H���O�H�V���Y�H�U�V���G�D�Q�V���O�H���F�R�U�S�X�V���H�W���I�D�L�U�H���G�H�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V��
statistiques sur les résultats de ces analyses. Pour que le métromètre 
�Q�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�D�V���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O�O�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H�V�����L�O���D���I�D�O�O�X���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W��
�G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���O�H�V���Y�H�U�V���G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���O�L�J�Q�H�V���G�H���W�H�[�W�H���T�X�L���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���H�Q���Y�H�U�V�����3�D�U��
ailleurs, nous souhaitions conserver les didascalies24 de chaque pièce 
���Q�X�P�p�U�R�� �G�¶�D�F�W�H���� �G�H�� �V�F�q�Q�H���� �Q�R�P�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q��
�V�F�q�Q�H���������� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�V�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�V���� �/�H�� �E�X�W�� �p�W�D�L�W�� �G�H��
�F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �E�D�V�H�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �G�D�Q�V��
�O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�� 

Le format de balises, directement accessible par le métromètre, est 
�S�U�p�V�H�U�Y�p�� �S�D�U�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �H�W�� �I�D�F�L�O�L�W�H�U�D�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �W�U�q�V��

                                                 
24 Les spécialistes de théâtre emploient le terme de didascalies pour désigner tous les 

éléments du texte qui ne sont pas prononcés par les personnages, et non pas seulement pour 
désigner les indications scéniques. 
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complète : pour chaque vers, sont enregistrées toutes les informations 
nécessaires pour le situer (pièce, acte, scène, personnage...)25. 

La mise en forme adoptée pour les textes respecte donc des contraintes 
rigoureuses qui n'ont pu dans le cadre de ce travail être que partiellement 
exploitées, mais qui faciliteront la poursuite des travaux et en particulier le 
test d'hypothèses plus �I�L�Q�H�V���� �/�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�� �F�H�� �I�R�U�P�D�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U��
�D�L�V�p�P�H�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�U�S�X�V�����H�W���G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U���Q�R�W�U�H���E�D�V�H���G�H���Y�H�U�V�� 

II.2.1. Mise en forme du paratexte  

Comme le rappelle Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre [1977, p. 20], 
un texte de théâtre « se compose de deux parties distinctes mais 
indissociables, le dialogue et les didascalies ». La distinction entre dialogue 
�H�W���G�L�G�D�V�F�D�O�L�H�V���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�X���V�X�M�H�W���G�H���O�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q : le dialogue est 
�S�U�L�V�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �O�H�V�� �G�L�G�D�V�F�D�O�L�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �0�D�L�V���� �G�D�Q�V��
les pièces de Corneille et Racine, cette distinction recouvre celle du vers et 
de la prose. Le dialogue est évidemment en vers, les didascalies toujours en 
prose. En effet, dans une pièce classique dite en vers, aucune parole 
�S�U�R�Q�R�Q�F�p�H���Q�¶�p�F�K�D�S�S�H���j���O�D���I�R�U�P�H���Y�H�U�V�L�I�L�p�H�����/�H���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���Q�¶�p�W�D�Q�W���S�D�V���G�H�V�W�L�Q�p��
au théâtre, mais au vers en général, il vaut sans doute mieux reprendre 
�O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �W�H�[�W�H�� �H�W�� �S�D�U�D�W�H�[�W�H�� ���W�L�W�U�H�V�� �H�W�� �V�R�X�V-titres, préfaces, post-
faces, avant-�S�U�R�S�R�V���� �p�S�L�J�U�D�S�K�H�V���� �Q�R�W�H�V�«������ �S�U�R�S�R�V�p�H�� �S�D�U�� �*�H�Q�H�W�W�H dans 
Palimpsestes [1982, p. 10], qui a une portée plus générale que la distinction 
entre dialogue et didascalies. 

Le codage du texte doit distinguer clairement les vers de tout ce qui 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�H�U�V���� �O�H�� �G�L�D�O�R�J�X�H�� �G�H�V�� �G�L�G�D�V�F�D�O�L�H�V���� �O�H�� �W�H�[�W�H�� �G�X�� �S�D�U�D�W�H�[�W�H���� �&�H�V deux 
grandes catégories ont chacune donné lieu à des codages spécifiques. 

�/�H�V���Q�R�P�V���G�H�V���S�L�q�F�H�V�����O�H�X�U���D�X�W�H�X�U�����O�H�V���Q�X�P�p�U�R�V���G�¶�D�F�W�H�����G�H���V�F�q�Q�H�����O�H�V���Q�R�P�V��
de personnages, de lieux, les indications scéniques définissent « le contexte 
de la communication ; elles déterminent donc une pragmatique�����F�¶�H�V�W-à-dire 
�O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���F�R�Q�F�U�q�W�H�V���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�D���S�D�U�R�O�H » [Ubersfeld, 1977, p. 21] : 
�T�X�L���S�D�U�O�H�����G�¶�R�•�����j���T�X�L�����F�R�P�P�H�Q�W ?  

                                                 
25 Etant donné la taille du corpus et la sophistication des outils utilisés dans le 

métromètre, tous les traitements ont été réalisés sous UNIX dans un environnement de 
station de travail Sun. Pour la préparation du corpus, nous avons utilisé un éditeur de texte 
�S�H�U�I�H�F�W�L�R�Q�Q�p�����(�P�D�F�V�����T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�V�H�U���H�Q���S�D�U�W�L�H���O�H�V���W�k�F�K�H�V���G�H���E�D�O�L�V�D�J�H���� 
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�1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���I�D�L�W���S�U�p�F�p�G�H�U���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���p�W�R�L�O�H��������������W�R�X�W�H�V���O�H�V���O�L�J�Q�H�V���G�H��
texte qui ne correspondent pas à des vers : les informations structurelles sur 
�O�H�V�� �S�L�q�F�H�V�� ���Q�X�P�p�U�R�V�� �G�¶�D�F�W�H���� �G�H�� �V�F�q�Q�H���� �G�H�� �Y�H�U�V���� �Q�R�P�V�� �G�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V������������ �O�H�V��
didascalies et les fragments de discours en prose. Nous avons donc 
harmonisé tous les textes avec nos règles de codage qui figurent dans le 
Tableau 4.  

Pièces de théâtre 
��������^�D�X�W�H�X�U�`����^�Q�R�P���G�H���O�
�°�X�Y�U�H�`����^�J�H�Q�U�H�`����^�G�D�W�H�` 
**ACTE_{n° de l'acte} 
*SCENE_{n° de scène} 
 
***{nom de personnage} 
***_{didascalies} 
*{n° de vers, avant chaque vers multiple de 5} 

Tableau 4. Règles de codage 

Ce codage a un objectif trivial ���� �p�Y�L�W�H�U�� �T�X�H�� �O�H�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �Q�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
comme des vers les indications para-textuelles. Tout ce qui est précédé par 
au moins une étoile ne sera pas traité, mais codé comme autant 
�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���G�X���Y�H�U�V�����$�L�Q�V�L�����W�R�X�V���O�H�V���Y�H�U�V���T�X�L��
�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���D�S�U�q�V���O�H���Q�R�P���G�¶�X�Q���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���V�H�U�R�Q�W���U�H�F�R�Q�Q�X�V���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���S�U�L�V���H�Q��
charge par ce personnage. Ce codage nous permet par la suite de donner les 
référ�H�Q�F�H�V���G�H�V���Y�H�U�V���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���D�V�V�H�]���S�U�p�F�L�V�H�����G�H���F�R�P�S�D�U�H�U���O�H�V���D�X�W�H�X�U�V�����O�H�V��
�W�H�[�W�H�V�����p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���D�F�W�H�V���Y�R�L�U�H���O�H�V���V�F�q�Q�H�V���G�¶�X�Q�H���S�L�q�F�H������ 

Suite à toutes ces opérations de mise en forme ou de formatage, les 
pièces de théâtre se présentent comme une suite de lignes codées. Le 
numéro de vers apparaît tous les cinq vers. Voici le début de Mélite de 
Corneille :  

**** *Corneille *Mélite *comédie *1629 
**ACTE_I  
*SCENE_PREMIERE. 
***ÉRASTE. 
Je te l'avoue, ami, mon mal est incurable ;  
Je n'y sais qu'un remède, et j'en suis incapable :  
(...) 
*5 
(...) 

�/�¶�,�1�D�/�)�� �H�V�W�� �H�Q�� �W�U�D�L�Q�� �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �&�'-ROM, 
DISCOTEXT 2, consacré au théâtre classique [Martin, 1997, p. 39]. Les 
pièces seront présentées en hypertexte, ce qui permettra de distinguer 
aisément les vers des didascalies et noms de personnages. 
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II.2.2. Reconstitution et correction des vers  

Outre le paratexte, les vers eux-mêmes ont donné lieu a des traitements 
spécifiques. 

�1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���W�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�p���O�H�V���Y�H�U�V���I�U�D�J�P�H�Q�W�p�V���S�U�L�V���H�Q���F�K�D�U�J�H��
par plusieurs personnages. Dans le théâtre classique, il arrive que des 
changements de tour de parole interviennent au milieu d'un vers. Ce travail 
�D���p�W�p���I�D�L�W���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���S�R�X�U���S�U�p�S�D�U�H�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�X�U���O�D���U�L�P�H���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���S�R�X�U��
analyser les vers avec le métromètre. 

Pour le métromètre, il doit y avoir coïncidence entre le vers et la ligne, 
�H�W�� �F�H�O�D�� �F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H�� �G�X�� �P�R�W��vers (latin versus) : « sillon, 
ligne ». En effet, même lorsqu'il est découpé, le vers respecte les contraintes 
métriques. Ainsi, dans le ver�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �G�¶Alexandre le Grand, le e muet de 
prince���� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W�� �p�O�L�G�p�� �V�¶�L�O�� �p�W�D�L�W�� �H�Q�� �I�L�Q�� �G�H�� �Y�H�U�V���� �F�R�P�S�W�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �Y�R�\�H�O�O�H��
métrique :  

***PORUS. 
(...) Pourquoi par tant de soins voulez-vous épargner 
Un prince... 
***AXIANE.  
 �&�¶�H�V�W���S�R�X�U���Y�R�X�V���T�X�H���M�H���O�H���Y�H�X�[���J�D�Jner. 

Racine, Alexandre le Grand, vers 299. 

�6�L�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�L�R�Q�V�� �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �O�H�V�� �Y�H�U�V����Un prince aurait été analysé 
�F�R�P�P�H�� �X�Q�� �Y�H�U�V�� �G�H�� �G�H�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�X�Q�� �P�R�U�F�H�D�X�� �j�� �W�U�R�L�V��
�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���G�¶�X�Q���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����3�U�H�Q�R�Q�V���X�Q���D�X�W�U�H���H�[�H�P�S�O�H :  



 59 

����¯�1�2�1�(. 
Pour qui ?  
*** PHEDRE. 
*260 
 Tu vas ouïr le comble des horreurs. 
�-�¶�D�L�P�H���������j���F�H���Q�R�P���I�D�W�D�O�����M�H���W�U�H�P�E�O�H�����M�H���I�U�L�V�V�R�Q�Q�H�� 
�-�¶�D�L�P�H������ 
����¯�1�2�1�(�� 
 Qui ?  
***PHEDRE. 
  �7�X���F�R�Q�Q�D�L�V���F�H���I�L�O�V���G�H���O�¶�D�P�D�]�R�Q�H���� 
Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ?  

Racine, Phèdre, vers 260-263. 

Ces vers fragmentés ont été reconstitués, comme dans les vers suivant, 
�H�Q���F�R�Q�V�H�U�Y�D�Q�W���O�D���W�U�D�F�H���G�X���G�p�F�R�X�S�D�J�H���G�X���Y�H�U�V���S�D�U���O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q���G�X���V�L�J�Q�H���© / » 26. 

����¯�1�2�1�(�� 
Pour qui ? / Tu vas ouïr le comble des horreurs. 
*** PHEDRE. 
*** Tu vas ouïr le comble des horreurs. 
*260 
�-�¶�D�L�P�H���������j���F�H���Q�R�P���I�D�W�D�O�����M�H���W�U�H�P�E�O�H�����M�H���I�U�L�V�V�R�Q�Q�H�� 
�-�¶�D�L�P�H�������������4�X�L ? �����7�X���F�R�Q�Q�D�L�V���F�H���I�L�O�V���G�H���O�¶�D�P�D�]�R�Q�H���� 
����¯�1�2�1�(�� 
*** Qui  ?  
***  PHEDRE. 
������7�X���F�R�Q�Q�D�L�V���F�H���I�L�O�V���G�H���O�¶�D�P�D�]�R�Q�H���� 
Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ?  

Racine, Phèdre, vers 260-263. 

�/�D���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H�V���Y�H�U�V���S�H�U�P�H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���S�O�X�V���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���P�R�W�V-
rimes. 

Chez Racine, 4 % des vers sont dits par plusieurs personnages. Etant 
�G�R�Q�Q�p���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H�V���Y�H�U�V�����L�O���Q�¶�D��
été fa�L�W���T�X�H���V�X�U���O�H�V���S�L�q�F�H�V���G�H���5�D�F�L�Q�H�����6�X�U���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H�����L�O���D���p�W�p���I�D�L�W��
�S�R�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �V�R�U�W�L�H�V�� �G�X��
�P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�����D�X���O�L�H�X���G�¶�r�W�U�H���I�D�L�W���H�Q���D�P�R�Q�W�� 

 

                                                 
26 �&�H�W�W�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�X��

personnage. Tout le « vers » sera attribué à cel�X�L���T�X�L���O�¶�D���H�Q�W�D�P�p�����/�H�V���V�H�J�P�H�Q�W�V���G�H���Y�H�U�V���Q�R�Q��
initiaux sont conservés, mais précédés de « *** », ce qui les marque comme des 
commentaires.  
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Outre ce travail de reconstitution des vers, de nombreuses corrections 
manuelles ont été opérées. Elles ont comme premier objectif de faciliter 
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����E�H�D�X�F�R�X�S���G�H��à �Q�H���S�R�U�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���O�¶�D�F�F�H�Q�W����
�/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q�V�� �H�V�W�� �G�¶�D�V�V�X�U�H�U�� �O�D�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H��
�G�H�V�� �Y�H�U�V���� �/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�V�� �D�O�H�[�D�Qdrins analysés par le métromètre comme 
ayant moins ou plus de 12 positions a permis de repérer des erreurs 
�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� �2�Q�� �D�� �U�H�F�H�Q�V�p�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �W�U�H�Q�W�D�L�Q�H�� �G�¶�H�U�U�H�X�U�V : elles sont 
négligeables face à la quantité de vers, mais elles témoignent de la fiabilité 
du métromètre. Toute nouvelle édition de Corneille et Racine devrait passer 
�O�H���W�H�V�W���G�X���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���D�Y�D�Q�W���G�¶�r�W�U�H���S�X�E�O�L�p�H�� 

�9�R�L�F�L�� �j�� �W�L�W�U�H�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V��
repérées, qui ont un impact direct sur le décompte :  

(13 positions) Aussi fais-je encore plus, je lui donne un époux. => encor 
Corneille, Sertorius, vers 979. 

(11 positions) Tout ce que peut l'effort de cher conquérant, => de ce cher 
Corneille, Othon, vers 1795. 

(11 positions) Ce solyman jeta les yeux sur Roxane => Roxalane 
Racine, Bajazet, vers 466. 

(12 positions : 7-5) Polynice, Etéocle, Jocaste, Antigone, =>Iocaste 
Racine, La Thébaïde, vers 1509. 

Cette dernière erreur apparaît dans les éditions les plus courantes de 
Racine. Si Iocaste commençait par un J, on serait face à un dodécasyllabe 
sans césure en sixième position, tout à fait en contradiction avec la nature de 
�O�D���F�p�V�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����T�X�L���Q�¶�D�G�P�H�W���F�p�V�X�U�H���Q�L���p�S�L�T�X�H�����Q�L���O�\�U�L�T�X�H�����Q�L��
italienne. 

 (13 positions) À venir prodiguer sa vie sur un théâtre => sa voix 
Racine, Britannicus, vers 1475. 

Le dernier exemple, avant correction, présente une situation (e muet 
final après voyelle devant un mot commençant par une consonne) interdite 
dans le vers classique : en effet, au XVII e, ce e muet ne se prononce déjà plus 
en langue, mais les règles du vers tendent à en faire une syllabe métrique 
qui serait de plus en hiatus avec le i de vie : pour éviter cette contradiction 
entre langue et vers, ce type de situation a été proscrit par Malherbe. 

Enfin, des corrections ont été apportées pour assurer la cohérence de la 
transcription avec les contraintes de la rime. Ainsi, une rime sans écho dans 
�X�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���L�Q�G�L�T�X�D�L�W���T�X�¶�X�Q���Y�H�U�V���Q�¶�D�Y�D�L�W���S�D�V���p�W�p��
saisi, deux mots-�U�L�P�H�V���L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V���T�X�¶�X�Q���P�r�P�H���Y�H�U�V���D�Y�D�L�W���p�W�p���Vaisi deux fois.  
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Le travail sur la rime nous a permis de déceler un nombre élevé 
�G�¶�H�U�U�H�X�U�V���� �%�H�D�X�F�R�X�S���V�R�Q�W���G�H�V�� �F�K�R�L�[�� �G�H���S�R�q�W�H�V���� �S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���D�X�W�R�U�L�V�p�V���� �T�X�L��
ont été gommés par les éditeurs, comme dans les exemples suivants :  

Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? Qu'on leur dise => die 
Qu'ils se font trop attendre, et qu'Attila s'ennuie ;  

Corneille, Attila, vers 1-2. 

�6�H�P�E�O�H���V�¶�r�W�U�H���D�V�V�H�P�E�O�p���F�R�Q�W�U�H���Q�R�X�V���S�D�U��hasard : => hasar 
�-�H���Y�H�X�[���G�L�U�H���O�D���E�U�L�J�X�H���H�W���O�¶�p�O�R�T�X�H�Q�F�H�����&�D�U 

Racine, Les Plaideurs, vers 729-730. 

Elle va revenir ; elle vient, je la vois : => voi 
Du moins, pour son honneur, Rodrigue, cache-toi. 

Corneille, Le Cid, vers 772. 

�3�D�U�I�R�L�V���F�H���V�R�Q�W���G�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H�V���H�U�U�H�X�U�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����F�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�H�V���Y�H�U�V���F�L-
dessous :  

Si dans les premiers jours que vous m'avez vu maître => naître 
Votre feu mal éteint avait voulu parfaites, => paraître 

Corneille, Tite et Bérénice, vers 499-500. 

Mais je suis seul encor, les amis de mon pères => père 
Racine, Britannicus, vers 323. 

 

�&�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �p�W�D�S�H�V�� �G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���Y�H�U�V�����O�H���P�q�W�U�H���H�W���O�D��rime) a permis 
�G�H���U�H�S�p�U�H�U���G�H�V���H�U�U�H�X�U�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�H�V���F�R�U�U�L�J�H�U�����0�D�L�V���H�O�O�H���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���P�L�V��
en évidence quelques variations entre poètes. Par exemple, le verbe hésiter 
�Q�¶�D���S�D�V���O�H���P�r�P�H���V�W�D�W�X�W���P�p�W�U�L�T�X�H���F�K�H�]���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H�����F�H���T�X�L���U�H�I�O�q�W�H���G�H�V��
états dif�I�p�U�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �F�K�H�]�� �5�D�F�L�Q�H�� �F�H�� �P�R�W�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �G�H��h 
�D�V�S�L�U�p�����F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q���O�D�Q�J�X�H :  

Elle flotte, elle hésite ; en un mot, elle est femme 
Racine, Athalie, vers 876. 

il en admet un chez Corneille :  
Et bien que sur le choix il semble hésiter 

Corneille, Attila, vers 459. 

Dans une version initiale du Menteur, on trouvait également :  
Ne hésiter jamais, et rougir encor moins. 

Corneille, Le Menteur, vers 936. 

Dans une version ultérieure, hésiter a été remplacé dans ce vers par se 
brouiller. 
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Autre exemple, Harpie a un h �Q�R�Q���D�V�S�L�U�p���F�K�H�]���&�R�U�Q�H�L�O�O�H�����D�O�R�U�V���T�X�¶�H�Q���O�D�Q�J�X�H��
le h �H�V�W���D�V�S�L�U�p�����O�H�V���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���Q�¶�R�Q�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�D�V���W�R�X�V���O�H���P�r�P�H���S�R�L�Q�W���G�H��
vue sur la question). 

�(�V�W���F�H�O�X�L���T�X�¶�X�Q�H���K�D�U�S�L�H���H�Q���I�X�\�D�Q�W���O�D�L�V�V�D���F�K�R�L�U 
Corneille, Médée, vers 988. 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �L�Q�V�L�V�W�p�� �X�Q�� �S�H�X�� �O�R�Q�J�X�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�V���� �D�O�R�U�V��
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���D�V�V�H�]�� �S�H�X�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���D�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H��
vers analysés (près de 80 000). Les corpus électroniques de la BNF, qui 
�S�U�R�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�,�1�D�/�)�����V�R�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�D�O�L�W�p�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H����
�V�X�U�W�R�X�W���T�X�D�Q�G���R�Q���O�H�V���F�R�P�S�D�U�H���D�X�[���D�X�W�U�H�V���p�G�L�W�L�R�Q�V���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W��
trouver sur le réseau. Il est sans doute dommage que ces corpus soient si 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H�V���G�¶�D�F�F�q�V���� 

 

�$�S�U�q�V�� �W�R�X�V�� �F�H�V�� �S�U�p�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V���� �R�Q�� �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�Hmble de textes 
harmonisés prêts pour le métromètre. Quels types de vers trouve-t-on dans 
notre corpus : y a-t-�L�O�� �X�Q�H�� �I�R�U�W�H�� �K�p�W�p�U�R�P�p�W�U�L�H���� �R�X�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �O�¶�K�p�J�p�P�R�Q�L�H��
�G�¶�X�Q���Y�H�U�V ?  

II.3.  PREDOMINANCE DE L �·�$LEXANDRIN  
CHEZ CORNEILLE ET RACINE  

Toute pièce de Corneille et Racine est écrite intégralement en vers et ne 
�O�D�L�V�V�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�L�D�O�R�J�X�H�V���D�X�F�X�Q�H���S�O�D�F�H���j���O�D���S�U�R�V�H�����4�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���p�F�U�L�W�H�V���H�Q��
alexandrins n'étonnera personne. Cependant, elles offrent une place, certes 
mineure, à d'autres mètres. Au fil de cette extrême régularité alexandrine, 
l'apparition d'autres mètres est frappante tant pour l'auditeur que pour le 
lecteur et mérite une attention particulière. 

La répartition métrique sur l'ensemble du corpus apparaît dans le 
Tableau 5. Les calculs ont été faits sur les vers reconstitués pour Racine, 
comme pour Corneille. 
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Nombre de  
positions métriques 

Effectifs % 

3 21 0,0 
4 26 0,0 
5 36 0,0 
6 190 0,2 
7 111 0,1 
8 1987 2,5 
9 4 0,0 

10 360 0,5 
12 77186 96,6 

Total 79921 100 

Tableau 5. Répartition des vers de CORRAC selon le nombre de positions 
métriques 

On a donc 96,6 % d'alexandrins sur le corpus, majorité tout à fait écrasante. 
Viennent ensuite, loin derrière, l'octosyllabe et le décasyllabe. On notera 
que les vers pairs représentent 99,9 % des vers, ce qui laisse une place 
infime aux vers impairs. 

Les différences ne sont pas très sensibles entre Corneille et Racine. 
Racine, plus classique, accorde une place légèrement plus importante à 
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�D�� �P�R�L�Q�G�U�H�� �X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�R�F�W�R�V�\�O�O�D�E�H���� �O�H�� �Y�H�U�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�V�� �V�W�D�Q�F�H�V���� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H��
(cf. Tableau 6). 

 
 Corneille Racine 

Nombre de  
positions métriques 

Effectifs % Effectifs % 

3 21 0,0 0 0,0 
4 15 0,0 11 0,1 
5 33 0,1 3 0,0 
6 138 0,2 52 0,3 
7 60 0,1 51 0,3 
8 1788 2,9 199 1,1 
9 4 0,0 0 0,0 

10 244 0,4 116 0,6 
12 58679 96,2 18507 97,7 

Total 60982 100,0 18939 100,0 

Tableau 6. Diversité métrique chez Corneille et Racine 

�&�¶�H�V�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�D�Q�V��Psyché et 
Agésilas que la part des octosyllabes est plus forte chez Corneille que chez 
Racine (cf. Tableau 7). 
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Vingt-cinq pièces ont été exclusivement écrites en alexandrins, soit plus 
de la moitié. La pièce dans laquelle la variation métrique est la plus 
importante est Psyché, puisque tous les mètres répertoriés y sont 
représentés. Agésilas, souvent considérée comme une pièce en vers libres 
(cf. �S�U�p�I�D�F�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �F�R�P�S�O�q�W�H�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H���� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �© �/�¶�,�Q�W�p�J�U�D�O�H », 
Le Seuil), est finalement assez régulière en ne faisant alterner que des 
alexandrins et des octosyllabes (sauf trois décasyllabes). Dans les deux 
dernières pièces de Rac�L�Q�H���� �O�H�V�� �F�K�°�X�U�V�� �H�P�S�O�R�L�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�q�W�U�H�V�� �T�X�H��
�O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �+�R�U�P�L�V�� �G�D�Q�V��Psyché, l'alexandrin est majoritaire dans toutes 
les pièces.  

�'�D�Q�V���O�H�V���S�L�q�F�H�V���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���G�R�P�L�Q�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V�����O�H�V��
passages qui ne sont pas en alexandrins à rimes plates correspondent 
principalement à des stances ou à du discours rapporté. Pour la localisation 
précise de ces passages hétérométriques chez Corneille et Racine, on se 
reportera au Tableau 7 (les fonds grisés signalent les pièces ne présentant 
aucune hétérométrie).  
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CORNEILLE  
Nbre de 
positions 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 Total Vers hors 
alexandrins à 
rimes plates 

Types  
(S. : stances) 

Mélite         1823 1823   

Clitandre          1624 1624   

La Veuve  0 0 0 16 0 45 0 0 1922 1983 v. 393-442 
v. 1093-1135 

S. Philiste 
S. Clarice 

La Galerie du 
palais  

0 0 0 7 0 0 0 0 1791 1798 v. 983-1010 S. Célidée 

La Suivante  0 0 0 0 0 35 0 0 1665 1700 v. 373-402 
v. 1021-1040 
v. 1661-1700 

S. Florame 
S. Daphnis 
S. Amarante 
(alexandrins en 
rimes croisées) 

La Comédie 
des Tuileries, 

3e acte  

        400 400   

La Place royale  0 0 0 0 0 40 0 0 1489 1529 v. 142-178 
v. 343-352 
v. 721-732 
v. 1157-1166 
v. 1490-1529 

S. Cléandre 
Lettres 
S. Angélique 
Billet 
S. Alidor 
(alexandrins en 
rimes croisées) 

Médée  0 0 0 0 0 24 0 0 1604 1628 v. 1161-1208 S. Aegée 

L'Illusion 
comique 

        1692 1692   

Le Cid  0 0 0 12 0 18 0 18 1792 1840 v. 291-350 
v. 1565-1596 

S. D. Rodrigue 
�6�����/�¶�,�Q�I�D�Q�W�H 

Horace          1782 1782   

Cinna          1780 1780   

Polyeucte  0 0 0 0 0 25 0 0 1788 1813 v. 1105-1160 S. Polyeucte 

Pompée          1812 1812   

Le Menteur          1810 1810   

La suite du 
Menteur  

0 0 0 0 0 27 0 0 1881 1908 v. 917-933 
v. 939-948 

Rêverie de 
Dorante 

Rodogune  0 0 0 0 0 4 0 0 1840 1844 v. 1643-1646 
 
v. 1663 

Dernières paroles 
de Séleucus 
Reprise  

Théodore          1882 1882   

Héraclius  0 0 0 0 0 44 0 0 1872 1916 v. 595-600 
v. 1511-1553 

S. Héraclius 
Billet de Maurice 

Andromède  0 3 0 31 0 130 0 75 1528 1767 trop de variations  

Don Sanche 
d'Aragon  

        1830 1830   

Nicomède         1854 1854   

Pertharite, roi 
des lombards  

        1854 1854   

�¯�G�L�S�H�� 0 0 0 0 0 48 0 0 1962 2010 v. 605-610 
v. 779-828 

�/�¶�R�P�E�U�H 
S. Dircé 

La Toison d'or  0 0 0 12 0 98 0 16 2109 2235 trop de var. 
v. 1480-1519 

 
S. Médée 
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CORNEILLE  
Nbre de 
positions 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 Total Vers hors 
alexandrins à 
rimes plates 

Types  
(S. : stances) 

Sertorius          1920 1920   

Sophonisbe  0 0 0 1 0 4 0 0 1817 1822 v. 1591-1598 Billet Massinisse 

Othon          1832 1832   

Agésilas  0 0 0 0 0 477 0 3 1642 2122 trop de variations 

Attila          1788 1788   

Tite et Bérénice          1774 1774   

Psyché  21 12 33 61 60 768 4 132 1023 2114 trop de variations 

Pulchérie          1758 1758   

Suréna          1738 1738   

RACINE  
 

Nbre de 
positions 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 Total Vers hors 
alexandrins à 
rimes plates 

Types  
(S. : stances) 

La Thébaïde 0 0 0 3 0 12 0 4 1497 1516 v. 393-396 
v. 1203-1232 

Oracle 
S. Antigone 

Alexandre le 
Grand  

        1548 1548   

Andromaque          1648 1648   

Les Plaideurs          884 884 v. 809-810 2 vers en latin 

Britannicus          1768 1768   

Bérénice          1506 1506   

Bajazet  0 0 0 1 0 1 0 5 1742 1749 v. 1135-1144 
v. 1185-1192 
v. 1267-1269 

Lettre de Bajazet 
�/�H�W�W�U�H���G�¶�$�P�X�U�D�W 
Reprise de la 
lettre de Bajazet 

Mithridate          1698 1698   

Iphigénie  0 0 0 0 0 2 0 0 1794 1796 v. 57-62 Oracle 

Phèdre          1654 1654   

Esther  0 9 3 33 33 96 0 70 1112 1356 v. 115-121 
v. 132-154 
v. 293-372 
v. 713-825 
v. 934-1015 
v. 1200-1286 

�&�K�°�X�U 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.  

Athalie 0 2 0 15 18 88 0 37 1656 1816 v. 311-371 
v. 751-848 
v. 1135-1175 
v. 1187-1236 
v. 1463-1509 

�&�K�°�X�U 
id. 
id. 
id. 
id.  

 Total 21 26 36 190 111 1987 4 360 77186 79921   

Tableau 7. Diversité métrique selon les pièces 
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Pour pouvoir appliquer des méthodes de linguistique informatique, il 
faut que les corpus soient « propres » et bien balisés���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q��
première pour avoir des résultats satisfaisants. Le balisage porte sur les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�H�� �W�H�[�W�H�� ���Y�H�U�V���� �S�U�R�V�H���� �S�D�U�D�W�H�[�W�H���� �S�R�X�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�X�W�L�O��
�Q�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�D�V���X�Q�H���G�L�G�D�V�F�D�O�L�H���F�R�P�P�H���V�L���F�¶�p�W�D�L�W���X�Q���Y�H�U�V �����T�X�¶�L�O���U�H�W�L�H�Q�Q�H���T�X�H���W�H�O��
vers ap�S�D�U�D�v�W�� �G�D�Q�V�� �W�H�O�O�H�� �V�F�q�Q�H���� �H�V�W�� �S�U�R�Q�R�Q�F�p�� �S�D�U�� �W�H�O�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�«�� �/�H�V�� �Y�H�U�V��
�G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �F�R�U�U�L�J�p�V�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�I�X�V�L�R�Q���� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�R�Q��
explore les phénomènes rares, entre le choix fait par un auteur de 
transgresser ou de jouer avec les règles et une er�U�H�X�U�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� �/�H�V�� �Y�H�U�V��
�G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�p�V���� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �P�r�P�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�R�Q�R�Q�F�p�V�� �S�D�U��
�S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V���� �L�O�V�� �U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q����
Mais cette reconstitution doit être signalée. Enfin, il nous a paru utile de 
signaler où se trouvaient les passages qui ne sont pas en alexandrins à rimes 
�S�O�D�W�H�V�����0�r�P�H���V�¶�L�O���Q�¶�\���H�Q���D���T�X�H���� %, il vaut mieux savoir les localiser quand 
�R�Q�� �G�p�F�L�G�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �G�¶�D�S�S�D�U�L�H�U�� �X�Q�� �Y�H�U�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �p�W�X�G�L�H�U�� �O�D��
�U�L�P�H�« 

Mais la préparation du corp�X�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q��
�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �X�Q�H�� �S�O�R�Q�J�p�H�� �H�Q�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U��
�G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V���� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �L�Q�W�L�P�H�� �H�W�� �S�U�R�O�R�Q�J�p�� �D�Y�H�F�� �V�D��
matière textuelle informatisée. Cette connaissance en profondeur malgré son 
�D�V�S�H�F�W���O�D�E�R�U�L�H�X�[�����Q�R�X�V���D���S�D�U�X���X�W�L�O�H���H�Q���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���G�R�Q�Q�H���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���L�Q�W�X�L�W�L�R�Q��
de la nature des problèmes rencontrés par les programmes informatiques. 
�&�¶�H�V�W���H�Q�I�L�Q���H�W���V�X�U�W�R�X�W���X�Q���L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H���F�R�€�W���j���S�D�\�H�U���S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U���D�S�S�O�L�T�X�H�U���G�H�V��
méthodes de linguistique informatique, que nous engageons ceux qui 
�V�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�Q�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���Y�R�L�H���j���Q�H���S�D�V���V�R�X�V-estimer dans leur planning. 
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III.  LA RIME  

�/�H�� �Y�H�U�V�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �V�H�X�O27. Il ressemble à 
�F�H�X�[���T�X�L���O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�Q�W���S�D�U���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���V�\�O�O�D�E�H�V�����S�D�U���V�R�Q���R�U�J�D�Q�L�V�Dtion en deux 
segments métriques et par sa figure métrico-rythmique, comme nous le 
verrons dans le chapitre VII ���� �0�D�L�V�� �V�X�U�W�R�X�W�� �L�O�� �H�V�W�� �O�L�p�� �j�� �O�¶�X�Q�� �R�X�� �j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
�G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���S�D�U���X�Q�H���W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���F�R�P�P�X�Q�H�����O�D���U�L�P�H�� 

�-�D�P�D�L�V�� �L�V�R�O�p�� �G�R�Q�F���� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q��se voit toujours intégré dans un 
groupement de niveau supérieur défini par la rime. Dans le roman 
�G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H���� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �H�V�W�� �O�D��laisse���� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H��
�Y�D�U�L�D�E�O�H�� �G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �W�R�X�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �U�L�P�H���� �'�D�Q�V�� �O�D�� �Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
classique, plus précisément dans les alexandrins à rimes plates de Corneille 
et Racine, le groupement des vers en fonction de la rime se fait à deux 
niveaux : le premier niveau correspond au couple de vers défini par la rime, 
le second au quatrain28 �G�H���Y�H�U�V���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���O�¶�Dlternance en genre de la rime. 

Une rime est dite féminine29 si la dernière voyelle métrique du vers est 
�V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q e muet, masculine sinon. Cette distinction existait déjà en ancien 
français : une terminaison féminine ne pouvait jamais rimer avec une 
termi�Q�D�L�V�R�Q�� �P�D�V�F�X�O�L�Q�H���� �(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H���� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V���� �T�X�L��
consiste à « différencier par le genre chaque nouvelle rime de la rime 
précédente » [Elwert, 1965, p. �����@���� �Q�¶�H�V�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�� �T�X�¶�j��

                                                 
27 �/�H���S�R�q�P�H���G�¶�$�S�R�O�O�L�Q�D�L�U�H����Chantre���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q���X�Q�L�T�X�H���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �H�V�W���O�¶�H�[�H�P�S�O�H��

le plus fameux de vers sans rime. C�H�� �Y�H�U�V���� �T�X�L�� �D�� �G�R�Q�Q�p�� �O�L�H�X�� �j�� �G�¶�L�Q�Q�R�P�E�U�D�E�O�H�V�� �J�O�R�V�H�V����
supporte une simple lecture métrique : le vers dit sa propre solitude. 

�(�W���O�¶�X�Q�L�T�X�H���F�R�U�G�H�D�X���G�H�V���W�U�R�P�S�H�W�W�H�V���P�D�U�L�Q�H�V�� 
28 Nous parlons de quatrain dans le sens où il y a un niveau qui regroupe les paires de 

vers �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H���� �1�R�W�R�Q�V�� �T�X�¶�$�U�R�X�L�� �>�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�@�� �F�R�Q�W�H�V�W�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �© �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H��
impair de distiques (dans une pièce) ».  

29 �'�¶�D�S�U�q�V���(�O�Z�H�U�W���>�������������S�� 83], la dénomination rimes féminines, masculines daterait 

du XVe siècle. Elle est donnée par analogie avec le genre des mots : le genre féminin des 
adjectifs (petit/petite) est souvent marqué par un e muet. 
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partir du milieu du XVI e siècle ; elle est érigée en règle par Malherbe. Ainsi, 
les deux strophes suivantes (premières strophes de sonnets) ont-elles la 
même structure de rime abba�����P�D�L�V���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���Q�H���U�H�V�S�H�F�W�H���S�D�V���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H��
en genre. 

O longs désirs ! O espérances vaines, a f 
Tristes soupirs et larmes coutumieres b f 
A engendre de moy maintes rivieres,  b f 
Dont mes deus yeus sont sources et fontaines :  a f 

Louise Labé, sonnet II. 

Amour me tue, et si je ne veux dire  a f 
�/�H���S�O�D�L�V�D�Q�W���P�D�O���T�X�H���F�H���P�¶�H�V�W���G�H���P�R�X�U�L�U���� b m 
�7�D�Q�W���M�¶�D�\���J�U�D�Q�G���S�H�X�U���T�X�¶�R�Q���Y�X�Hille secourir  b m 
Le doux tourment pour lequel je soupire  a f 

Pierre Ronsard, Le premier livre des amours, sonnet XLV. 

�9�R�L�F�L���X�Q���H�[�H�P�S�O�H���G�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W���G�H���U�L�P�H�V���G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V :  
 rime genre 
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, a m 
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?  a m 
Que le jour recommence, et que le jour finisse, b f 
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, b f 
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?  c m 
Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus !  c m 
�/�¶�L�Q�J�U�D�W�����G�H���P�R�Q���G�p�S�D�U�W���F�R�Q�V�R�O�p���S�D�U���D�Y�D�Q�F�H�� d f 
Daignera-t-il compter les jours de mon absence ?  d f 
... 

Racine, Bérénice, vers 1113-111730. 

 

�&�H�W�W�H�� �U�q�J�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H�� �W�D�U�G�L�Y�H�P�H�Q�W���� �V�H�U�D�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H��
�M�X�V�T�X�¶�D�X��XIX e siècle31. Dans Les Fleurs du Mal, on ne trouve que deux 
poèmes (Ciel Brouillé et A une mendiante rousse) qui ne respectent pas 
�O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�����W�R�X�W�H�V���O�H�V���U�L�P�H�V���V�R�Q�W���P�D�V�F�X�O�L�Q�H�V�� :  

                                                 
30 �4�X�D�Q�G�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�U�p�F�L�V�p�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�V��

éditions de Ch. Marty-Laveaux pour Corneille et de P. Mesnard pour Racine. 
31 Roubaud a cependant trouvé dans La Célimène de Rotrou, 5 strophes en rimes 

féminines (acte II, scène II) : « Un jour Filène / Au bord de la Seine, / Pour soulager son 
amoureuse peine, / Disoit voyant couler cette belle onde ���� ���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �Q�R�V�� �M�R�X�U�V��
passent au monde ». 
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�2�Q���G�L�U�D�L�W���W�R�Q���U�H�J�D�U�G���G�¶�X�Q�H���Y�D�S�H�X�U���F�R�X�Y�H�U�W ;  a m 
�7�R�Q���°�L�O���P�\�V�W�p�U�L�H�X�[�����H�V�W-il bleu, gris ou vert ? ) a m 
Alternativement tendre, rêveur, cruel, b m 
�5�p�I�O�p�F�K�L�W���O�¶�L�Q�G�R�O�H�Q�F�H���H�W���O�D���S�k�O�H�X�U���G�X���F�L�H�O�������������� b m 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, L, Ciel brouillé. 

 

�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �D�Y�D�Q�W���� �F�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V�� �Q�R�X�V�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���� �S�R�X�U��
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�D���U�L�P�H���G�H�V�F�H�Q�G�U�H���Du niveau de la graphie des terminaisons des 
mots porteurs de la rime (et donc se déconnecter du niveau lexical) : le 
�J�H�Q�U�H���G�H���O�D���U�L�P�H���Q�¶�D���U�L�H�Q���j���Y�R�L�U���D�Y�H�F���O�H���J�H�Q�U�H���G�H�V���P�R�W�V. Dire et soupire sont 
des constituants de rimes féminines, mais en tant que verbes �L�O�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�H��
genre lexical. Bérénice et finisse correspondent tous deux à des rimes 
féminines ; Bérénice est un nom féminin, finisse �Q�¶�D���S�D�V���G�H���J�H�Q�U�H�����(�Q�V�X�L�W�H����
pour le nombre comme pour le genre, ce qui est vrai au niveau de la rime est 
indépendant de �F�H���T�X�L���O�¶�H�V�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���O�H�[�L�F�D�O�����4�X�D�Q�G���Q�R�X�V���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�R�Q�V���O�H�V��
terminaisons plurielles des terminaisons singulières, ces termes ne seront 
employés que pour désigner la terminaison du mot et non le nombre du mot 
en tant que tel. Ainsi, perdus est bien un adjectif pluriel, mais Titus est un 
nom singulier ; pourtant ils riment ensemble car la terminaison des deux est 
en us. �(�Q�I�L�Q���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �U�L�H�Q�� �Q�¶�L�P�S�R�V�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�R�W�V�� �U�L�P�D�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H��
soient de la même catégorie syntaxique (rimes grammaticales ou 
catégorielles). Les règles de la rime, comme nous le verrons, concernent les 
terminaisons graphiques et phoniques et non pas des instances morpho-
lexicales, même si celles-ci peuvent intervenir à un autre niveau. 

 

�2�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �O�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �T�X�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U��entre les vers : 
laisses, strophes, distiques, quatrains... Nous cherchons à identifier ce qui 
�G�p�I�L�Q�L�W���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���G�H�V�� �I�L�Q�V���G�H���Y�H�U�V���H�W���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���H�Q���J�H�Q�U�H���V�X�U���O�H���F�R�U�S�X�V��
CORRAC32, autrement dit quels sont empiriquement les éléments nécessaires 
pour que l�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �H�Q�� �S�D�L�U�H�V�� �G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V�� �j�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V�� �D�O�W�H�U�Q�p�H�V�� �V�R�L�W��
reconnue ? Comme on va le voir, cette étude débouche sur la question de la 
nature même de la rime. 

De nombreux travaux ont été consacrés à la rime. Tous les traités lui 
accordent une place importante et de nombreux dictionnaires de rimes ont 

                                                 
32 Nous considérons, peut-être un peu hâtivement, que Corneille et Racine traitent la 

rime de la même manière et de manière constante tout au long d�H���O�H�X�U���S�p�U�L�R�G�H���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� 
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�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���Y�H�U�V33. Notre approche de la rime est entièrement 
empirique et prétend simplement observer comment, sur un corpus donné, 
�O�H�V���Y�H�U�V���U�L�P�H�Q�W���H�Q�V�H�P�E�O�H�����/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�R�X�U���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���H�I�I�H�F�Wive de la rime dans 
les vers est assez modérée. Premièrement, la rime a quelque chose 
�G�¶�p�Y�L�G�H�Q�W�����(�Q���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�K�R�Q�L�T�X�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�L���S�H�U�P�H�W��
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�H�U�V�� �U�L�P�D�Q�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H���� �/�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �H�Q��
réception semble aller de soi pour tout lecteur (même chez les enfants). En 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �X�Q�� �S�H�X�� �P�R�L�Q�V�� �O�H�� �F�D�V���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�W�W�H�V�W�H�� �H�Q��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V�� �G�H�� �U�L�P�H�V���� �'�H�X�[�L�q�P�H�P�H�Q�W���� �X�Q�H��
analyse manuelle du contenu de la rime est difficile à réaliser : étant donnée 
la très grande variété des terminaisons possibles, il faut de très vastes corpus 
�S�R�X�U���D�Y�R�L�U���X�Q���Q�R�P�E�U�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���G�H���U�L�P�H�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V���S�R�X�U���W�L�U�H�U��
des conclusions solides sur la rime. Par exemple, sur 9 000 vers du Roman 
de Perceval�����Q�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���F�R�P�S�W�p���T�X�H���������R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���G�H���U�L�P�H�V���H�Q��ir . 

Pourtant, la nature de la rime débouche sur la question de la forme, et de 
la similitude des formes. Quelles conditions doivent être réunies pour que 
�O�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�X�Q�� �Y�H�U�V�� �H�V�W�� �O�L�p�� �j�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �G�H�� �V�D��
terminaison ? A partir de quand peut-on dire que deux vers riment 
ensemble ? Cette équivalence que constitue la rime ne va pas de soi. Nous 
�D�O�O�R�Q�V�� �Y�R�L�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �W�U�D�L�W�V�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �G�L�Y�H�U�V�� ���J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �H�W��
phonétiques), avec une extension variable (nous le verrons à propos du rôle 
�G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L������ �/�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�U�L�Y�L�D�O���� �F�D�U�� �L�O�� �Q�H��
�V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �D�E�V�R�O�X�H���� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �V�L�P�L�O�L�W�X�G�H�� �J�U�D�S�K�L�F�R-
phonétique. Le système est beaucoup moins figé que celui des positions 
�P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �7�R�X�W���V�H���S�D�V�V�H���F�R�P�P�H���V�L���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���p�W�D�L�W���D�G�P�L�V�H���G�q�V���O�R�U�V���T�X�H���O�¶�R�Q��
reconnaît une masse critique de traits en commun, qui font intervenir des 
dimensions graphique, phonique, morpho-syntaxique et fréquentielle. 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �D�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H�� �Y�L�V�p�H���� �/�¶�X�Q�H�� �H�V�W��
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���F�H���T�X�L���F�U�p�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�Q�W�U�H���I�L�Q�V���G�H���Y�H�U�V���S�R�X�U�����j���S�O�X�V���O�R�Q�J���W�H�U�P�H����
proposer un système automatique de notation des rimes qui permettrait de 
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���V�X�U���O�D���F�R�P�E�L�Q�D�W�R�L�U�H���G�H�V���U�L�P�H�V���G�¶�X�Q�H���Panière systématique (pas sur 
�G�H�V���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V�����E�L�H�Q���V�€�U�����P�D�L�V���V�X�U���G�H�V���P�R�G�H�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��

                                                 
33 On pourra se reporter par exemple aux livres de Grammont [1908, 1965, p. 33-41], 

�G�¶�(�O�Z�H�U�W�� �>������������ �S�� 75-111], de Mazaleyrat [1974, p. 181-214], au Dictionnaire des rimes 
de Martinon [1905] et au traité de Versification française qui le précède. Billy [1984] 
recense différentes tentatives de nomenclatures de rimes. Morin [1993] propose une lecture 
du Dictionnaire des rimes de Lanoue. 
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�V�W�U�R�S�K�L�T�X�H�V�� �S�O�X�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V������ �/�¶�D�X�W�U�H���� �S�O�X�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H���� �H�V�W�� �G�H�� �P�L�H�X�[��
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�D���G�L�D�O�H�F�W�L�T�X�H���G�X���P�r�P�H���H�W���G�X���G�L�I�I�p�U�H�Q�W���j���O�¶�°�X�Y�U�H���G�D�Q�V���O�D���U�L�P�H�� 

 

Nous avons procédé à un examen des rimes chez Corneille et Racine, 
qui nous permet de décrire en partie quelques phénomènes de la rime. Cette 
�p�W�X�G�H�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H���� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�U�S�X�V�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W��
limité, donnera une vision exhaustive de la pratique de deux auteurs 
classiques. On pourra poser certaines hypothèses sur le fonctionnement de 
�O�D���U�L�P�H���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����T�X�L���G�H�Y�U�R�Q�W���r�W�U�H���Y�p�U�L�I�L�p�H�V���V�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�U�S�X�V�� 

Après un bref examen du point de vue des métriciens sur la rime, nous 
décrirons la méthode utilisée pour construire le « RIMARIUM  �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire 
la liste des couples de mots rimant ensemble dans CORRAC organisée par 
type de séquence finale. Ensuite, nous essaierons de formaliser quelques 
faits concernant la rime. La nature de la rime soulèv�H���G�H�X�[���T�X�H�V�W�L�R�Q�V�����/�¶�X�Q�H��
porte sur sa nature : est-elle graphique, phonique, ou fait-elle intervenir les 
deux dimensions �"���/�¶�D�X�W�U�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���V�R�Q���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q : quels sont les éléments 
���S�K�R�Q�q�P�H�V���R�X���J�U�D�S�K�q�P�H�V�����Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H���H�W���T�X�H�O�V���V�R�Q�W���O�H�V��
facteurs qui définissent son extension ?  

III.1.  LA RIME SELON QUELQUE S THEORICIENS  

Dans cette section, nous examinerons le point de vue de quelques 
métriciens sur la rime : autour de la fonction de la rime, de sa nature sonore, 
�G�X���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V���H�W���G�¶�R�S�S�Rsitions et de la nomenclature des rimes. 
Nous ne prétendons pas rendre compte de tous les travaux qui ont été faits 
dans le domaine, mais donner un bref aperçu de quelques positions34. 

III.1.1.  La fonction de la rime  

Trois fonctions peuvent être associées à la rime. Premièrement, comme 
�Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X���G�D�Q�V���O�H���P�R�G�q�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���F�O�D�V�V�L�T�X�H���S�U�p�V�H�Q�W�p��
dans le chapitre I, la rime organise les vers dans des structures de niveau 

                                                 
34 Pour avoir une revue plus complète sur la rime nous renvoyons à Grammont [1908, 

1965, p. 33-41], à Elwert [1965, p. 75-111], à Mazaleyrat [1974, p. 181-214], à Billy 
[1984], Cornulier [1995, p. 127-128 et 192-200]. 
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�V�X�S�p�U�L�H�X�U���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �j�� �U�L�P�H�V�� �Slates, la rime 
permet de regrouper les vers par paires qui riment ensemble, et par quatrain 
�D�Y�H�F���D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���H�Q���J�H�Q�U�H���G�H�V���U�L�P�H�V�����'�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�Q�W�H�[�W�H�V���G�H���Y�H�U�V�����O�D���U�L�P�H��
aura pour fonction de structurer des laisses, des strophes...La rime permet 
« �G�¶�D�V�V�X�U�H�U���� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�>�V�@�� �V�H�� �U�H�S�U�R�G�X�L�W�>�V�H�Q�W�@���� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H�V�� �V�p�U�L�H�V�� �R�•�� �H�O�O�H�>�V�@��
constitue[nt] la fin de chaque vers » [Mazaleyrat, 1974, p. 75], elle 
contribue à la « constitution de superstructures » [Cornulier, 1982a, p. 508]. 

Deuxièmement, la tradition métrique française accorde à la rime une 
fonction démarcative : elle considère que la rime marque la fin du vers. 
�&�H�W�W�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�p�P�D�U�F�D�W�L�Y�H�� �V�H�U�D�L�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �I�R�U�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��
�T�X�H�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �Q�¶�\�� �H�V�W�� �S�D�V�� �V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H���� �/�H�� �Y�H�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �G�p�I�L�Q�L��
par u�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �H�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�p�V�X�U�H���� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W�� �S�D�V��
identifiable en tant que tel, et la rime viendrait compenser la faible 
�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H�����O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���S�L�H�G�V�����1�R�X�V���Q�H���G�R�Q�Q�R�Q�V���T�X�¶�X�Q���H�[�H�P�S�O�H��
de cette position :  

[La rime] sert à accentuer et à marquer la fin des vers, pour délimiter nettement 
les vers, qui par ailleurs ne sont marqués que par le nombre de syllabes. Elle est 
�G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �T�X�H�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �W�R�Q�L�T�X�H�V�� �H�W�� �D�W�R�Q�H�V��
�I�D�L�E�O�L�W�����H�W���T�X�H���G�L�V�S�D�U�D�v�W���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���U�\�W�Kmique. 

[Elwert, 1965, p. 76]. 

Nous renvoyons pour plus de détails aux références citées par Cornulier 
[1982a] dans un article où il réfute cette fonction de la rime, en considérant 
que la première fonction (constitution de superstructures incluant les vers) 
est suffisante pour justifier la rime. Remarquons au passage que pour 
Mazaleyrat [1974], la rime cumule les deux fonctions : elle assure la liaison 
entre vers mais elle peut aussi contribuer à perfectionner le vers. 

Enfin Roubaud [1978, 1988, p. 93-94] considère que la rime 
« ���G�p�V�D�P�E�L�J�X�L�V�H�����O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���G�H�V���V�H�J�P�H�Q�W�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���j���X�Q���Y�H�U�V���R�X���j���X�Q��
autre �ª�����H�O�O�H���F�R�Q�W�U�L�E�X�H���j���D�V�V�X�U�H�U���O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���Y�H�U�V���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���W�H�O�����H�Q���G�L�V�W�L�Q�J�X�D�Q�W��
le second hémistiche du premier35 : sans la rime, les alexandrins seraient 
plus facilement perçus comme des hexasyllabes36. La fonction de 

                                                 
35 �e�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���� �E�L�H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �T�X�L�� �D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H��

�O�D�� �F�p�V�X�U�H�� �H�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�X�U�R�Q�V�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �H�Q�� �G�p�W�D�L�O�� �D�V�V�X�U�H�Q�W�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�X�� �Y�H�U�V��
alexandrin classique. 

36 Cornulier [1982a] rattache la fonction de désambiguisation des segments métriques 
proposée par Roubaud à la fonction démarcative. Nous préférons les distinguer car le 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�p�P�D�U�F�D�W�L�Y�H�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�D notion de mesure du vers, de rythme interne, tandis 
�T�X�H���O�D���G�p�V�D�P�E�L�J�X�L�V�D�W�L�R�Q���U�H�O�q�Y�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W���P�p�W�U�L�T�X�H�� 
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�G�p�V�D�P�E�L�J�X�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�H�J�P�H�Q�W�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �D�L�W��
�D�X�V�V�L���S�R�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q���F�K�H�]���5�R�X�E�D�X�G���G�H���F�U�p�H�U���G�D�Q�V���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V��
une « macro-organisation à quarante-huit positions » [p. 94], les paires de 
rimes alternées. 

�1�R�X�V�� �Q�H�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V�� �L�F�L�� �T�X�¶�j�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H����
comme organisatrice de structures intégrant des vers. Par rapport au modèle 
�P�p�W�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q����cf. Figure 2), nous nous situons aux niveaux 4 et 
5, là où se définissent les paires de vers rimant ensemble et les quatrains de 
vers avec alternance en genre des rimes. 

III.1.2.  La rime  : une identité sonore  ?  

Voici quelques définitions de la rime :  
Homophonie de la voyelle finale et des éléments sonores qui la suivent. 

[Martinon, 1905, 1962, p. 35]. 

Homophonie non seulement de la dernière voyelle accentuée, mais en même 
temps de tout ce qui suivait cette voyelle. 

[Grammont, 1908, 1965, p.34]. 

�3�D�U���U�L�P�H���R�Q���H�Q�W�H�Q�G���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p acoustique de la syllabe ou des syllabes finales des 
deux mots, identité qui comprend la dernière voyelle tonique et les sons qui la 
suivent. 

[Elwert, 1965, p. 75]. 

�/�D�� �U�L�P�H�� �V�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �S�D�U�� �O�¶�K�R�P�R�S�K�R�Q�L�H���� �H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[�� �R�X�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �Y�H�U�V���� �G�H�� �O�H�X�U��
dernière voyelle tonique ainsi que de tous les phonèmes qui, éventuellement, la 
suivent. 

[Mazaleyrat, 1974, p. 184]. 

Ces quelques définitions indiquent une identité (homophonie) entre les fins 
de vers. Shapiro [1974, p. �������@�� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�H�� �U�H�P�S�O�D�F�H�U�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
phon�L�T�X�H���S�R�X�U���O�D���U�L�P�H���S�D�U���F�H�O�O�H���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H :  

La rime est la récurrence régulière, dans des positions se correspondant 
séquentiellement (syntagmatiquement), de sons équivalents phonologiquement 
���S�D�U�D�G�L�J�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W������ �O�H�X�U�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�D�Q�W en termes de valeurs de 
marque identiques. 

[Shapiro, 1974, p. 506]. 

Ces définitions semblent indiquer que cette équivalence commence à la 
�G�H�U�Q�L�q�U�H���Y�R�\�H�O�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���H�Q�J�O�R�E�H���W�R�X�W�H���O�D���V�X�L�W�H : elles définissent 
�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �V�H�X�L�O�� �X�Q�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �W�Rutes les situations. Contrairement à 
�O�¶�D�V�V�R�Q�D�Q�F�H�����O�D���U�L�P�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H���H�W���V�X�U���W�R�X�W���O�H���V�H�J�P�H�Q�W���T�X�L��
suit. 
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Ces mêmes définitions insistent sur le caractère sonore de ces 
�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V���� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�°�L�O�� �D�L�W�� �V�X�V�F�L�W�p�� �G�H��
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �U�H�M�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�D�� �J�U�D�S�K�L�H��
puisse jouer un rôle dans la rime. Ainsi, Martinon, puis Grammont, 
affirment catégoriquement :  

�/�D�� �U�L�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �I�D�L�W�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�U�H�L�O�O�H���� �L�O�� �H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �O�D�� �P�r�P�H��
orthographe et une prononciation différente ne sauraient rimer ensemble. La 
rime mer et aimer, dite normande, a pu être autorisée autrefois par la 
prononciation. 

[Martinon, 1905, 1962, p. 38]. 

�1�¶�p�W�D�Q�W���I�D�L�W�H���T�X�H���S�R�X�U���O�¶�R�U�H�L�O�O�H�����O�D���U�L�P�H���Q�¶�D���S�D�V���j���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�R�Uthographe. 
[Grammont, 1908, 1965, p. 39]. 

Dans une note, Martinon atténue légèrement son propos en 
reconnaissant, à propos de la distinction entre rimes féminines et 
�P�D�V�F�X�O�L�Q�H�V���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �S�H�U�G�X�� �V�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �Q�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �T�X�H�� �V�D��
valeur graphique :  

�&�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���p�W�D�L�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���I�R�Q�G�p�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���T�X�H���O�¶e muet se prononçait 
�H�Q�F�R�U�H�� �O�p�J�q�U�H�P�H�Q�W���� ������������ �3�R�X�U�W�D�Q�W�� �O�D�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �V�¶�H�V�W�� �P�D�L�Q�W�H�Q�X�H���� �&�¶�H�V�W��
�T�X�H���� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �Y�H�U�V�� �F�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���� �O�H�V�� �P�R�W�V�� �R�Q�W�� �X�Q�H�� �S�K�\�V�L�R�Q�R�P�L�H��
propre, à laquelle on est accoutumé, et qui en fait pour ainsi dire partie 
intégrante ���� �R�Q�� �O�H�V�� �Y�R�L�W�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�¶�R�Q�� �O�H�V�� �H�Q�W�H�Q�G���� �H�W�� �O�H�V�� �D�G�Y�H�U�V�D�L�U�H�V�� �O�H�V��
plus acharnés des conventions de la rime acceptent celles-là sans se douter que 
�F�¶�H�Q���H�V�W���X�Q�H�� 

[Martinon, 1905, p. 35]. 

�(�O�Z�H�U�W�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �L�P�S�R�V�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �U�L�P�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�°�L�O����
tout en considérant que « tenir compte pour la pureté de la rime des 
consonnes amuïes est un archaïsme » [Elwert, 1965, p. 99]. 

�0�D�]�D�O�H�\�U�D�W�� �U�H�I�X�V�H�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�H�� �G�p�E�D�W�� �U�L�P�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�°�L�O�� ����rime pour 
�O�¶�R�U�H�L�O�O�H�� �j�� �G�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���� �O�D�� �U�L�P�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�°�L�O�� �Q�¶�p�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �W�U�D�F�H��
�G�¶�X�Q�H���G�L�F�W�L�R�Q���D�Q�F�L�H�Q�Q�H�����,�O���U�H�G�R�Q�Q�H���F�R�Q�V�L�V�W�D�Q�F�H���D�X���F�D�U�D�F�W�q�U�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�H���O�D��
rime. 

�/�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�D���U�L�P�H���S�R�X�U���O�¶�°�L�O���Q�H���V�H���U�p�G�X�L�W���S�D�V���j���X�Q�H���L�O�O�X�V�L�R�Q���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H �����F�¶�H�V�W��
�X�Q�� �p�O�p�P�H�Q�W�� �H�I�I�H�F�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �G�H�� �I�R�U�P�H��
classico-romantique. 

[Mazaleyrat, 1974, p. 197]. 

�/�H���G�p�E�D�W���U�L�P�H���S�R�X�U���O�¶�°�L�O�������U�L�P�H���S�R�X�U���O�¶�R�U�H�L�O�O�H���W�L�H�Q�W���H�Q���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���D�X�[��
�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�Y�R�L�U�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �V�X�U�� �O�D�� �S�U�Rnonciation du 
français au XVII e siècle �����O�H���G�p�E�D�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�O�R�V���H�Q���G�p�S�L�W���G�H�V���D�Y�D�Q�F�p�H�V���G�H���O�D��
�O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H���� �7�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�(�O�Z�H�U�W�� �>������������ �S�� 56] considère que les consonnes 
finales se sont amuïes dès le XIV e siècle, Morin [1993, p. 112] que les 
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consonnes [r] et [s] sont « probablement réduites et en voie de disparition », 
Cornulier [1995, p. 199] considère que le s �I�L�Q�D�O�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �G�L�V�S�D�U�X�� �j��
�O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �0�D�O�K�H�U�E�H����A nos incertitudes actuelles liées à la distance 
historique, il faut sans doute ajouter les variations de la prononciation selon 
�O�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���H�W���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���V�R�F�L�D�O�H���G�H�V���O�R�F�X�W�H�X�U�V�� 

En ce qui concerne le e �P�X�H�W���I�L�Q�D�O�����L�O���V�H�P�E�O�H���V�¶�r�W�U�H���D�P�X�w���H�Q�W�U�H���O�H��XVI e et 
le XVII e �V�L�q�F�O�H�V�� �>�$�U�R�X�L���� ���������@���� �/�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �U�L�P�H�� �P�D�V�F�X�O�L�Q�H�� �H�W�� �U�L�P�H��
féminine, marquée graphiquement par un e, acquiert alors une dimension 
véritablement graphique. Ainsi, trouve-t-on dans Andromaque :  

Ne vous souvient-il plus, seigneur, quel fut Hector ?  
�1�R�V���S�H�X�S�O�H�V���D�I�I�D�L�E�O�L�V���V�¶�H�Q���V�R�X�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���H�Q�F�R�U�� 

Racine, Andromaque, vers 155-156. 

Je vous offre mon bras. Puis-je espérer encore 
�4�X�H���Y�R�X�V���D�F�F�H�S�W�H�U�H�]���X�Q���F�°�X�U���T�X�L���Y�R�X�V���D�G�R�U�H ?  

Racine, Andromaque, vers 293-294. 

�6�L���O�D���U�L�P�H���Q�¶�p�W�D�L�W���T�X�H���S�K�R�Q�L�T�X�H����Hector pourrait bien rimer avec encore. 

�,�O���\���D���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���F�D�V���R�•���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�K�R�Q�L�T�X�H���Q�¶�D�X�W�R�U�L�V�H���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�D�V��
la rime. La rime est-elle donc graphique ? Une identité graphique peut 
parfois autoriser la rime même si la prononciation est différente, comme 
�F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�D���U�L�P�H���G�L�W�H���Q�R�U�P�D�Q�G�H���T�X�L���F�R�Q�W�L�Q�X�H���G�H���I�D�L�U�H���U�L�P�H�U���D�X��XVII e 
siècle cher avec chercher, alors que la prononciation de chercher a changé : 
dans le langage courant, le -�U�� �I�L�Q�D�O�� �V�¶�H�V�W�� �D�P�X�w�� �V�D�X�I�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�R�Q�R�V�\�O�O�D�E�H�V��
[Elwert, 1965, p. �������@���� �0�D�L�V�� �O�D�� �J�U�D�S�K�L�H�� �Q�H�� �V�X�I�I�L�W�� �S�D�V���� �j�� �P�R�L�Q�V�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H��
�G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �J�U�D�S�K�q�P�H�V���� �8�Q�� �H�[�D�P�H�Q�� �X�Q�� �S�H�X�� �D�W�W�H�Q�Wif 
�P�R�Q�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�U�R�S�R�V�H�� �5�R�X�E�D�X�G���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �H�W��
plus généralement le vers, est « écrit-oral » :  

�&�H�O�D���Y�H�X�W���G�L�U�H���T�X�H���O�H���Y�H�U�V�����T�X�¶�L�O���V�R�L�W���G�p�F�O�D�P�p���R�X���O�X�����V�¶�D�G�U�H�V�V�H���W�R�X�M�R�X�U�V���j���X�Q���°�L�O-
�R�U�H�L�O�O�H���� �P�r�P�H�� �T�X�D�Q�G�� �O�D�� �S�D�J�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �G�D�Q�V certains de ses emplois, 
comme la récitation �����P�r�P�H���V�L���O�D���Y�R�L�[���V�H�P�E�O�H���P�X�H�W�W�H���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V�����O�H�F�W�X�U�H���� 

[Roubaud, 1986, p. 50]. 

�$�U�R�X�L�� �>���������@�� �S�R�V�H�� �D�X�V�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H��
graphique sont constitutives de la rime prototypique. Nous essaierons, dans 
�O�D���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�����G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���H�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���j���O�D���I�R�L�V���O�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V��
phonétiques et graphiques de la rime. 



78 

III.1.3.  Principes d'identité et d'opposition  

Chez les divers théoriciens, les commentaires sur la rime sont 
extrêmement normatifs e�W���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W���H�Q���G�H�X�[���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V : à faire / à ne pas 
�I�D�L�U�H���� �,�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H�� �S�D�U�� �0�D�]�D�O�H�\�U�D�W���H�Q�� �G�H�X�[��
catégories ���� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �>������������ �S�� 181-
214]. 

�/�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�V : l�¶�K�R�P�R�S�K�R�Q�L�H�� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V��
�P�r�P�H�� �O�¶�K�R�P�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V���� �O�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�V�� �J�H�Q�U�H�V�� �G�H�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �H�W��
�O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�� �J�H�Q�U�H���� �/�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �0�D�]�D�O�H�\�U�D�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H��
sont ���� �O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �O�H�[�L�F�D�O�H�� ���F�R�Q�G�D�P�Q�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�W�� �U�L�P�D�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�X�L-même, 
des rimes sur �G�H�V���P�R�W�V���O�H�[�L�F�D�O�H�P�H�Q�W���D�S�S�D�U�H�Q�W�p�V�������O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H��
���F�R�Q�G�D�P�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �G�H�� �P�r�P�H��
série grammaticale, des désinences de même type), opposition sémantique 
���D�X�W�R�U�L�V�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �V�L�� �O�H�V�� �V�H�Q�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���� �H�W�� �O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H��
�Y�R�O�X�P�H�� ���T�X�L�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�¶�D�V�V�H�P�E�O�D�J�H�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes de longueur 
différente37������ �&�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�V�� �H�W��
conviennent à la rime post-médiévale. 

Morin propose une définition concise de ces deux catégories de 
principes :  

Deux terminaisons sont permises à la rime si elle obéissent à une double 
�F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q : identité phonique et distinction lexicale. 

[Morin, 1993, p. 108]. 

Autrement dit, la rime impose simultanément la ressemblance des 
signifiants (identité graphico-phonétique des terminaisons) et la distinction 
�G�H�V�� �V�L�J�Q�L�I�L�p�V�� ���L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�V�� �P�R�W�V���� �G�H�V�� �P�R�U�S�K�q�P�H�V��
grammaticaux et du sens)38. 

III.1.4.  Les nomenclatures de rimes  

Les quelques traités que nous avons observés proposent chacun leur 
�Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H���G�H�V���U�L�P�H�V���H�Q���H�V�V�D�\�D�Q�W���G�¶�D�I�I�L�Q�H�U���O�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���H�W���O�H�V���I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V��
entre catégories. Ces traités du XXe siècle tentent de rendre compte du 

                                                 
37 �&�H�F�L���P�p�U�L�W�H�U�D�L�W���G�¶�r�W�U�H���G�p�P�R�Q�W�U�p���S�D�U���X�Q���W�H�V�W���V�X�U���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H�V���P�R�W�V-rimes. 
38 Pour ce qui est de la catégorie syntaxique des mots-�U�L�P�H�V���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H��

�Y�D�U�L�D�E�O�H���V�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���V�¶�L�P�S�R�V�H���X�Q�H���Q�R�U�P�H : on compte 57 % de rimes de même catégorie sur 
CORRAC. 
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fonctionnement du vers classique. La nomenclature qui revient le plus 
souvent distingue : la rime pauvre, la rime suffisante et la rime riche. Nous 
�U�H�Q�Y�R�\�R�Q�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �G�H�� �%�L�O�O�\�� �>���������@�� �T�X�L�� �U�H�F�H�Q�V�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V��
nomenclatures de rimes proposées par la tradition métrique, celles de 
Grammont, de Suberville, Lubarsh, Suchier et Töbler. La qualification des 
rimes et la mise en place de nomenclatures remonterait à la Pléiade. 

Le nombre de phonèmes communs est un des critères utilisé le plus 
souvent pour catégoriser la richesse des rimes. 

Chez Elwert, la rime est pauvre si « �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �G�H�V�� �V�R�Q�V�� �S�R�U�W�H��
uniquement sur les voyelles accentuées » [1965, p. 84]. Il considère que 
�*�U�D�P�P�R�Q�W�� �D�� �W�R�U�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V�� �G�¶�H�P�S�O�R�\�H�U�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�D�V�V�R�Q�D�Q�F�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W����
pour Grammont [1908, 1965, p. 37], la rime de la voyelle nue doit être 
�S�U�R�V�F�U�L�W�H���F�D�U���H�O�O�H���V�H���F�R�Q�I�R�Q�G���D�Y�H�F���O�¶�D�V�V�R�Q�D�Qce. Dans les vers de Corneille et 
Racine, comme nous le verrons, les cas de rimes pauvres ne sont pas 
négligeables. La rime est suffisante si « �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H��
tonique et sur la consonne qui la suit » [Elwert, 1965, p. 85]. La rime est 
rich�H���V�¶�L�O���\���D���© répétition non seulement de la même voyelle accentuée, mais 
�D�X�V�V�L���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�����G�L�W�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L » [p. 85]. 

Pour Grammont, la catégorie de rime riche ne se définit pas dans 
�O�¶�D�E�V�R�O�X���P�D�L�V���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�H���U�L�Pe suffisante :  

On appelle rimes riches �F�H�O�O�H�V���T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���O�¶�K�R�P�R�S�K�R�Q�L�H���G�¶�X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���S�O�X�V��
que ceux qui sont indispensables aux rimes suffisantes. 

[Grammont, 1908, 1965, p. 38]. 

Malheureusement les exemples donnés montrent une méconnaissance 
de ce que sont les éléments indispensables à la rime. Ainsi Grammont 
considère que « banni et fini ne riment pas richement (...) mais bannir et 
finir  riment richement (...) » [1908, 1965, p. 38]. Or chez Corneille et 
�5�D�F�L�Q�H�����O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���S�R�X�U���O�H�V���W�H�U�P�L�Q�Disons en i comme pour les 
terminaisons en ir  quasiment obligatoire ���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H��
rimes appartenant à la même catégorie de rime suffisante. 

Le nombre de phonèmes communs, absolu comme relatif, ne peut 
suffire à définir les catégories de rimes. Morin [1993, p. �������@���H�Q���D���O�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q��
quand il cherche à identifier le « seuil �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire le point de départ de 
« �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�K�R�Q�L�T�X�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�H�V���W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V », en particulier les cas où 
�O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� ���© seuil prétonique consonantique ») est requise pour 
�T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�����3�R�X�U���O�X�L�����O�H�V���Y�R�\�H�O�O�H�V���R�U�D�O�H�V���E�U�q�Y�H�V���V�H�X�O�H�V���R�X���V�X�L�Y�L�H�V���G�H��r ou 
s �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�����/�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���L�Q�I�O�X�H���G�R�Q�F���V�X�U��
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le seuil ���� �S�O�X�V�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �H�V�W�� �E�U�q�Y�H���� �S�O�X�V�� �O�D�� �U�L�P�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �j�� �J�D�X�F�K�H�� �G�H�� �O�D��
voyelle. Si cette distinction de longueur des voyelles est bien établie au XVI e 
�V�L�q�F�O�H�����H�O�O�H���Q�H���O�¶�H�V�W���S�O�X�V���D�X��XVII e siècle. Par exemple, pour Morin, brebis et 
esprits (i bref) nécessitent un seuil prétonique, contrairement à précis (i 
long). Mais dans CORRAC, précis comme esprits riment tous deux avec fils. 
Nous retiendrons de cette position la notion de seuil de la rime variable 
selon les contextes. 

 

Billy [1984, p. 69-72], après avoir exposé quelques uns des systèmes de 
�Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H�� �G�H�� �U�L�P�H�V���� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �F�H�O�Oe de Tobler [1885, 1972], pour 
proposer la nomenclature suivante :  

a) Le segment phonologique commun (SPC) a une extension inférieure 
à celle des mots concernés :  

1. la rime suffisante qui comprend la dernière voyelle accentuée et les phonèmes 
suivants 
2. la rime riche ���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �I�L�Q�D�O�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �R�X�� �j�� �O�D�� �V�H�X�O�H��
liquide précédant la voyelle 
3. la rime léonine �����O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���U�H�P�R�Q�W�H���M�X�V�T�X�
�j���O�¶�D�Y�D�Q�W-dernière voyelle métrique 

b) Le SPC a une extension identique aux mots-rimes concernés :  
4. la rime homonyme : où la rime coïncide avec les deux mots-rimes (pas / pas) 
5. la rime équivoque : qui porte sur plusieurs mots (abondance / a bon danse)  

�F�����/�H���6�3�&���D���X�Q�H���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���L�G�H�Q�W�L�T�X�H���j���F�H�O�O�H���G�¶�X�Q���P�R�W���R�X���G�¶�X�Q�H���V�X�L�W�H���G�H��
�P�R�W�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I���V�����G�¶�X�Q�H���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���U�L�P�L�T�X�H�����P�D�L�V���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���j���F�H�O�O�H���G�X���P�R�W��
�R�X���G�H���O�D���V�X�L�W�H���G�H���P�R�W�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I���V�����G�¶�X�Q�H���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���S�U�R�F�K�H�� 

6. la rime paronyme : amis / mis 
7. la rime identique : il a droit / sera droit 
8. la rime dérivée : complaint / son plaint 

Si cette nomenclature est adaptée à la description de la rime médiévale, 
�H�O�O�H���W�U�R�X�Y�H���V�H�V���O�L�P�L�W�H�V���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���R�•���S�R�X�U���%�L�O�O�\�����O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���U�L�P�H��
�U�L�F�K�H�����W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���G�p�F�U�L�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�Ues, perd son sens :  

Le classicisme a systématiquement favorisé, dans la foulée de la Pléiade, un 
équilibre compensatoire entre fréquence et richesse des rimes (entre autres 
contraintes) dont un modèle théorique ne peut rendre compte sans une 
complexité qu�L���O�H���U�H�Q�G�U�D�L�W���L�Q�H�[�S�O�R�L�W�D�E�O�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H�� 

[Billy, 1984, p. 74]. 

Pour la rime post-médiévale,  
La caractérologie des types [de rime] revêt un caractère hétéroclite, des critères 
graphiques, parfois grammaticaux, etc. intervenant à côté de critères phoniques 
et statistiques qui prévalent et constituent le complexe central à travers lequel est 
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recherchée cette valeur moyenne (...) où la pauvreté phonétique est rachetée par 
la rareté et inversement. 

[Billy, 1984, p. 75]. 

Billy propose une définition dynamique de la rime post-médiévale, 
« �S�D�U�� �X�Q�� ���F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �J�U�D�Y�L�W�p���� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�T�X�H�O�� �V�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �X�Q��
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �L�Q�H�[�W�U�L�F�D�E�O�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �P�R�G�L�I�L�H��
constamment la physionomie de ses applications. » [Billy, 1984, p. 75]. 

�1�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�H�� �W�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H��
�S�U�R�S�R�V�p���S�D�U���%�L�O�O�\�����E�L�H�Q���T�X�H���Q�R�X�V���O�¶�D�\�R�Q�V���I�D�L�W���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�Y�R�L�U���H�X���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H��
de son article. 

Il nous semble que pour pouvoir proposer une nomenclature des rimes, 
il faut avant tout avoir é�Y�D�O�X�p�� �F�H�� �T�X�¶�p�W�D�L�W��pour chaque terminaison le 
�F�R�Q�W�H�Q�X���P�L�Q�L�P�D�O���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�����&�¶�H�V�W���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���F�H��
�F�R�Q�W�H�Q�X�� �P�L�Q�L�P�D�O�� �T�X�¶�p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�U�D�� �r�W�U�H�� �p�Y�D�O�X�p�H�� �O�D�� �U�L�F�K�H�V�V�H�� �G�H�� �O�D��
�U�L�P�H���� �1�R�X�V�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�R�Q�V�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �U�L�P�H�� �U�L�F�K�H�� �I�D�L�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�Lr au moins 
un phonème de plus que la rime suffisante, mais nous montrerons que cette 
�G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �D�S�S�O�L�F�D�E�O�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H��local, pour un type de 
�W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �G�R�Q�Q�p���� �$�L�Q�V�L���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V���� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �S�R�X�U��
�T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H���U�L�F�K�H���Sourra être différente. 

Nous posons que la rime suffisante est définie par la situation 
majoritaire pour un type de terminaison donné, la rime riche, respectivement 
�S�D�X�Y�U�H���� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �X�Q�L�W�p�� ���O�H�W�W�U�H�� �R�X�� �S�K�R�Q�q�P�H���� �G�H�� �S�O�X�V����
respectivement de moins, �G�D�Q�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �U�L�P�H�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H����
Autrement dit, si dans un corpus, devant rime avec grand, vivant, avant et 
levant, la rime sera pauvre dans le premier cas, suffisante dans les deux 
suivants (situation majoritaire : deux cas sur quatre) et riche dans le 
quatrième : le e muet à gauche du v intervenant dans la rime. Cet exemple 
est caricatural et ne permet pas, en raison du nombre limité de cas, de tirer 
la moindre conclusion. Cette définition locale de la richesse de la rime 
implique nature�O�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �H�[�D�P�H�Q�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �W�U�q�V�� �J�U�D�Q�G�� �F�R�U�S�X�V�� �G�H��
vers. 

Nous avons donc le sentiment que les manuels, en proposant des 
�Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H�V���H�Q���W�U�R�L�V���R�X���T�X�D�W�U�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�����Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�V���j���X�Q�H��
quantité suffisante de vers. Un modèle de la rime sera forcément bien plus 
�F�R�P�S�O�H�[�H���F�D�U���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D���U�L�P�H���Y�D�U�L�H���V�H�O�R�Q���O�H�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���H�W���V�H�O�R�Q��
différents types de critères. 
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Nous chercherons donc à identifier plus précisément les éléments 
�L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�V���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H���F�K�H�]���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H���H�Q fonction des 
contextes locaux, et en particulier à identifier le statut pas toujours clair de 
�O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� 

III.2.  EXAMEN EMPIRIQUE DE L A RIME  

On appelle mot-rime39 le mot qui supporte la séquence qui permet 
�G�¶�p�W�D�E�O�L�U���X�Q���p�F�K�R���D�Y�H�F���X�Q���D�X�W�U�H���Y�H�U�V�����&�¶�H�V�W���O�D���Qature de cet écho, oral-écrit, 
qui nous occupe. 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �R�X�� �S�O�X�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �G�H�V��
réseaux de mots-�U�L�P�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�¶�D�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �U�p�H�O�O�H�V���� �/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�� �F�H�V��
�J�U�R�X�S�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�¶�D�E�V�W�U�D�L�U�H�� �G�H�V�� �U�L�P�q�P�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire les segments 
graphico-phonétiques associés à chaque groupe (certains groupes ayant le 
même rimème pourront ainsi être rapprochés). Ensuite, cet examen 
permettra de définir précisément les conditions nécessaires pour que deux 
vers puissent rimer ensemble. 

Pour cela, il a fallu apparier les vers rimant ensemble, construire les 
groupes de mots-rimes, examiner les groupes de mots-rimes à la lumière de 
�O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �H�W�� �L�Q�I�p�U�H�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q��
empirique. 

Une des limites majeures de ce travail tient au fait que nous avons 
travaillé sur un corpus dans une orthographe modernisée (les éditions 
�G�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �H�W�� �5�D�F�L�Q�H�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �V�X�U�� �V�X�S�S�R�U�W��
informatique). Nous avons régulièrement eu recours à des éditions 
�L�P�S�U�L�P�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �G�¶�p�S�R�T�X�H�� �S�R�X�U�� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V���� �P�D�L�V�� �L�O��
aurait été plus satisfaisant de travailler directement sur les éditions 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���J�U�D�S�K�L�T�X�H�� 

                                                 
39 Ce terme apparaît pour la première fois dans la Description du projet [Roubaud, 

1979, p. 48]. 
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III.2.1.  Identification des mots -rimes  
et de leur fréquence  

Notre hypothèse de travail est que la rime ne peut être portée que par le 
�G�H�U�Q�L�H�U�� �P�R�W�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �D�X�� �P�R�W�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W40. Cette 
�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �F�R�Q�W�U�H�G�L�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �H�W��
�5�D�F�L�Q�H�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���P�R�W-rime et de sa fréquence ne présente a priori 
�D�X�F�X�Q�H�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�H�S�p�U�H�U�� �O�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �P�R�W�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �Y�H�U�V�� �H�W��
�H�Q�V�X�L�W�H�� �G�H�� �F�R�P�S�W�H�U�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���� �7�U�R�L�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �V�R�Q�W��
cependant apparues pour repérer automatiquement les mots-rimes. 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�W-rime est complexe quand le vers est prononcé 
�S�D�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�V�����S�X�L�V�T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�O�X�V���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H���H�Q�W�U�H���I�L�Q���G�H��
�O�L�J�Q�H���H�W���I�L�Q���G�H���Y�H�U�V�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�D��
rime que nous avons reconstitué tous les vers découpés dans le corpus, 
comme cela a été présenté dans le chapitre II . 

Texte de départ 
ATALIDE.  
Bajazet !  
ACOMAT. 
 Que dis-tu ?  
OSMIN. 
  Bajazet est sans vie. 
�/�¶�L�J�Q�R�U�L�H�]-vous ?  
ATALIDE.  
 Ô ciel !  
OSMIN. 
  Son amante en furie, 

 

                                                 
40 �&�H�W�W�H���K�\�S�R�W�K�q�V�H���Q�¶�H�V�W���D�F�F�H�S�W�D�E�O�H���T�X�H���S�R�X�U���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H���R�•���O�H�V���F�D�V���G�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q��

de la rime au-delà du dernier mot (à gauche) sont très rares. Prendre le dernier mot du vers 
�F�R�P�P�H���X�Q�L�W�p���S�R�U�W�H�X�V�H���G�H���O�D���U�L�P�H���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���H�V�W���L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�����F�R�P�P�H���O�¶�D�W�W�H�V�W�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H��
la rime équivoque (cf. nomenclature de Billy [1984]). Il existe bien des exemples de vers, 
en particulier au Moyen-Age où la rime porte sur plusieurs mots : Preservez moy de faire 
jamais ce �����9�L�H�U�J�H���S�R�U�W�D�Q�W���V�D�Q�V���U�R�P�S�X�U�H���H�Q�F�R�X�U�L�U�������/�H���V�D�F�U�H�P�H�Q�W���T�X�¶�R�Q���F�H�O�H�E�U�H���D���Oa messe. 
(Ballade de François Villon, in J. Roubaud [1998, p. 130]) ; ou bien, En ce vergier ou le 
�S�L�H�G�� �H�W�� �O�¶�R�Qgle ay / La guerre avoit defloré maint bouton / Sus ung fauveau fus je le 
descenglay / Chascun le fiert et hors le deboute on (Ballade de Jean Molinet, in J. Roubaud 
[1998, p. 196]).  
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Vers reconstitués 
Bajazet ! / Que dis-tu ? / Bajazet est sans vie. 
�/�¶�L�J�Q�R�U�L�H�]-vous ? / Ô ciel ! / Son amante en furie, 

Racine, Bajazet, vers 1693-1694. 

�(�Q�V�X�L�W�H���� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�p�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �G�H�J�U�p�V�� �G�H�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q��
divers les contraintes de la rime et ne prend pas toujours la peine 
�G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�Q�W�H�V�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �T�X�¶�L�P�S�R�V�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �$�L�Q�V�L��dise, 
�V�H�O�R�Q���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�D���U�L�P�H���T�X�L���O�X�L���I�D�L�W���p�F�K�R�����G�R�L�W���V�¶�p�F�U�L�U�H��die ou dise.... 

Et toutefois, madame, il faut que je vous die 
Qu'un trône est plus pénible à quitter que la vie :  

Racine, La Thébaïde, vers 731-732. 

Rien ne peut-il, seigneur, changer votre entreprise ?  
Vous ne répondez point. 
ANTIOCHUS. 
 Que veux-tu que je dise ?  

Racine, Bérénice, vers 123-124. 

Dans de nombreux cas, ces contraintes ne sont pas respectées dans 
�O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�� 

�&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�H���G�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H�V��Plaideurs, on trouve le mot 
hasard orthographié hasard���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�p��hazar, 
�Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �T�X�H�� �V�¶�p�W�D�L�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�� �5�D�F�L�Q�H���� �H�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �E�L�H�Q��
reprodui�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �3�L�H�U�U�H�� �0�p�O�q�V�H���� �&�H�W�W�H�� �O�L�F�H�Q�F�H�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H��
�U�H�G�R�X�E�O�H�� �L�F�L�� �X�Q�H�� �O�L�F�H�Q�F�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�M�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H��
coordination en douzième position (cf. chapitre VII ) :  

�6�H�P�E�O�H���V�¶�r�W�U�H���D�V�V�H�P�E�O�p���F�R�Q�W�U�H���Q�R�X�V���S�D�U��hasar :  
Je �Y�H�X�[���G�L�U�H���O�D���E�U�L�J�X�H���H�W���O�¶�p�O�R�T�X�H�Q�F�H����Car 
�'�¶�X�Q���F�{�W�p���O�H���F�U�p�G�L�W���G�X���G�p�I�X�Q�W���P�¶�p�S�R�X�Y�D�Q�W�H ;  
�(�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p���O�¶�p�O�R�T�X�H�Q�F�H���p�F�O�D�W�D�Q�W�H 
�'�H���P�D�v�W�U�H���3�H�W�L�W���-�H�D�Q���P�¶�p�E�O�R�X�L�W�� 

Racine, Les Plaideurs, vers 730-731. 

�&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�Rrrigé 
�E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�H�U�U�H�X�U�V���G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�� 



 85 

Errante, et sans dessein, je cours dans ce Palois.=> Palais41 
Ah ! ne puis-je savoir si j'aime, ou si je hais ?  

Racine, Andromaque, vers 1395-1396. 

Une fois ces questions réglées, nous avons cherché à vérifier que la rime 
ne porte effectivement que sur le dernier mot du vers, ce qui sous-entend 
�T�X�H���O�D���U�L�P�H���Q�H���S�H�X�W���S�R�U�W�H�U���V�X�U���S�O�X�V���G�¶�X�Q���P�R�W�� 

Le dernier mot de chaque vers a été repéré systématiquement. En 
traitement automatique, le mot est une chaîne de caractères comprise entre 
�G�H�X�[���V�p�S�D�U�D�W�H�X�U�V�����O�H���S�R�L�Q�W�����O�D���Y�L�U�J�X�O�H�����O�¶�H�V�S�D�F�H�������*�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�����O�¶�D�S�R�V�W�U�R�S�K�H��
et le tiret sont également considérés comme des séparateurs. Ainsi dans 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, le mot-rime sera hui, dans �O�¶�D�L�U, ce sera air... 

Cette option est apparue inadéquate pour le pronom personnel je. Dans 
les vers suivants, je ne définit pas la rime qui porte aussi sur le mot 
précédent, le e �P�X�H�W�� �P�D�U�T�X�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V���� �P�D�L�V�� �Q�H��
constitue jamais le noyau vocalique de la rime elle-même. 

L'oserai-je, grands dieux, Ou plutôt le pourrai-je,  
L'amour, dès qu'il le veut, se fait un privilège,  

Corneille, Suréna, vers 145-146. 

PAULINE 
�'�H���J�U�k�F�H�����S�H�U�P�H�W�W�H�]�« 
FELIX 
 Laissez-nous seuls, vous dis-je :  
Votre douleur m'offense autant qu'elle m'afflige. 

Corneille, Polyeucte, vers 989-990. 

Pour le pronom je, nous avons donc considéré comme mot-rime 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �Y�H�U�E�H-je���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�� �j�� �Q�R�W�U�H�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �O�D��
rime ne porte que sur le dernier mot du vers. Les autres pronoms personnels 
postposés peuvent au contraire être le noyau de rime. 

 

En dehors du pronom je���� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�� �T�X�¶�X�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �U�L�P�H��
�V�¶�p�W�H�Q�G�D�Q�W���D�X-delà du dernier mot. Le problème ne se pose de fait que pour 
les mots monosyllabiques à initiale vocalique : pour ceux-là, on pouvait se 
demander si le mot précédant intervenait dans la rime. Les mots concernés 
étaient dans notre corpus : il , on, or, es, air. Pour les quatre premiers mots, 
�O�D���U�L�P�H���Q�H���G�p�S�D�V�V�H���S�D�V���O�H���P�R�W�����F�R�P�P�H���O�H���P�R�Q�W�U�H���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���V�X�L�Y�D�Q�W :  

                                                 
41 La graphie oi était prononcée /´/ au XVII e siècle. Nous aurions pu garder cette 

�J�U�D�S�K�L�H�����P�D�L�V���G�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���R�U�L�J�L�Q�D�O�H��palais est orthographié avec ai. 
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Je te fais plus parfait mille fois que tu n'es :  
Ton feu ne peut aller au point où je le mets ;  

Corneille, La Place Royale, vers 115-116. 

Pour les vers suivants, nous ne savions pas a priori si air était suffisant 
�S�R�X�U���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���O�D���U�L�P�H���R�X���V�L���O�¶�D�S�S�X�L���G�X��l était indispensable. Dans le doute, 
on a considéré air comme mot-rime :  

La foi que j'en reçus s'en est allée en l'air, 
Et ces traits de sa plume osent encor parler, 

Corneille, Mélite, vers 913-914. 

Au total, on a recensé 8 330 mots-rimes différents sur près de 80 000 
vers que comprend le corpus normalisé, en comptant alexandrins et autres 
�Y�H�U�V�����V�R�L�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���P�R�\�H�Q���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���G�H���������������/�D���F�R�X�U�E�H���G�H���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q��
des fréquences de ces mots-rimes apparaît dans la Figure 4. 

 
Clef de lecture : 2 929 mots-rimes dans le corpus CORRAC, ont une fréquence de 1, 

ce qui correspond à 37% des occurrences de mots-rimes, 1 120 ont 
une fréquence de 2... 

Figure 4. Courbe de répartition des mots-rimes 

Très peu de mots-rimes sont très fréquents, mais même le plus fréquent 
ne parvient pas à atteindre 1% des occurrences. Ils sont présentés dans le 
Tableau 8. En cela, la répartition des fréquences des mots-rimes a la même 
allure que celle des mots dans les corpus de textes. En effet, la distribution 
�G�H�V���I�U�p�T�X�H�Q�F�H�V���G�D�Q�V���X�Q���F�R�U�S�X�V���V�X�L�W���O�D���O�R�L���G�H���=�L�S�I���>���������@�����G�¶�D�S�U�q�V���O�H���Q�R�P���G�H��
�O�¶�D�X�W�H�X�U�� �T�X�L���� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U���� �D�� �P�L�V�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D��
distribution des fréquences dans les corpus de textes : plus la fréquence 
�G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H augmente, plus le nombre de mots ayant cette fréquence 
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diminue. Dans un corpus, on a beaucoup de mots très peu fréquents, et peu 
de mots très fréquents. Les mots les plus fréquents correspondent en général 
à des mots-outils. Alors que nous avons vu que les mots-outils étaient 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���U�D�U�H�V���j���O�D���U�L�P�H�����H�W���H�Q���W�R�X�W���F�D�V���T�X�¶�L�O�V���D�F�T�X�p�U�D�L�H�Q�W���X�Q�H���Y�D�O�H�X�U��
substantive (cf. chapitre VII ), quelques uns apparaissent parmi les mots-
rimes les plus fréquents : vous, moi, lui, elle. 

Mot Fréquence % 
occurrences 

Mot  Fréquence % 
occurrences 

vous 685 0,98 empire 230 0,33 
moi 610 0,87 courage 227 0,32 
pas 428 0,61 jour 218 0,31 
vie 384 0,55 époux 213 0,30 
père 363 0,52 doux 211 0,30 
même 338 0,48 flamme 209 0,30 
yeux 334 0,48 aime 203 0,29 
amour 316 0,45 colère 192 0,27 
foi 301 0,43 crime 192 0,27 
âme 291 0,41 dire 191 0,27 
lui 288 0,41 courroux 189 0,27 
roi 283 0,40 rien 183 0,26 
�F�°�X�U 274 0,39 mort 178 0,25 
gloire 273 0,39 haine 176 0,25 
elle 246 0,35 maître 176 0,25 
frère 236 0,34 rois 138 0,20 

Clef de lecture : le mot vous apparaît 685 fois à la rime sur CORRAC, il représente à 
peine 1 % des occurrences de mots-rimes. 

Tableau 8. Les mot-rimes les plus fréquents sur CORRAC 

Les couples de mots-rimes les plus fréquents sont :  
Mot-rime 1 Mot -rime2 Freq 

foi moi  131 
doux vous  110 
jour amour  106 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L lui  104 
roi moi  88 
courroux vous  85 
âme flamme  85 
aime même  81 
envie vie  80 
moi roi  79 
même aime  79 
autre vôtre  78 
époux vous  72 
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III.2.2.  Constitut ion des paires de vers  
rimant ensemble  

Afin de pouvoir constituer des réseaux de mots pouvant rimer ensemble, 
il faut au préalable repérer quels sont les vers qui riment ensemble. 
Manuellement, bien que très longue, cette investigation ne pose pas de 
diff icultés que ce soit pour des rimes plates ou même pour des combinaisons 
plus complexes, comme les rimes alternées ou embrassées. En effet, dans le 
�Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����O�¶�p�F�K�R���G�H���O�D���U�L�P�H��- la terminaison identique la plus proche -, 
ne se trouve jamais à plus de �W�U�R�L�V�� �Y�H�U�V���H�W���L�O���Q�¶�H�V�W���V�p�S�D�U�p�� �D�X���P�D�[�L�P�X�P���T�X�H��
�S�D�U���X�Q�H���D�X�W�U�H���U�L�P�H�����&�H�O�D���W�L�H�Q�W���j���G�H�X�[���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�����7�R�X�W���G�¶�D�E�R�U�G�����O�H���Q�R�P�E�U�H��
�G�H�� �I�R�U�P�X�O�H�V�� �G�H�� �U�L�P�H�V�� �H�V�W�� �O�L�P�L�W�p�� �S�D�U�� �O�H�� �U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�V��
rimes. Ainsi, les formules du type abcabc �Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� car elles 
�F�R�Q�W�U�H�G�L�V�H�Q�W���O�D���U�q�J�O�H���G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H : c et a, rimes différentes sont juxtaposées 
�D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�H�� �P�r�P�H�� �J�H�Q�U�H���� �(�Q�V�X�L�W�H���� �O�H�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V��
�P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �X�Q�H�� �Q�H�W�W�H�� �S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �I�R�U�P�X�O�H�V�� �G�H�� �U�L�P�H�V�� �R�•�� �O�¶�p�F�K�R�� �Q�¶�H�V�W��
séparé de la rime que par un autre timbre42. Si le repérage manuel des vers 
rimant ensemble est simple, en revanche, le repérage automatisé est loin 
�G�¶�r�W�U�H�� �W�U�L�Y�L�D�O���� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Q�
�D�� �S�D�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H��
graphique et phonique de chaque type de rime. 

 

Notre co�U�S�X�V���R�I�I�U�H���X�Q���F�D�G�U�H���V�L�P�S�O�L�I�L�p���S�R�X�U���p�W�X�G�L�H�U���O�D���U�L�P�H���S�X�L�V�T�X�H���T�X�¶�L�O��
est essentiellement constitué de vers à rimes plates avec alternance de rimes 
féminines et masculines. 

 aa bb cc dd...  
 ff mm ff mm...  

�,�O�� �V�X�I�I�L�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�D�S�S�D�U�L�H�U�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �Y�H�U�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G, le troisième 
avec le quatrième... 

�'�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �V�L�P�S�O�H��
�D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W���� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �W�R�X�U�V�� �G�H�� �S�D�U�R�O�H�� �T�X�L��
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �Y�H�U�V : nous avons résolu cette difficulté en 
reconstituant les vers. 

                                                 
42 �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �&�R�U�Q�X�O�L�H�U�� �>������������ �S�� 267] désigne comme Règle des deux couleurs : 

« �8�Q�H���W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�H���Y�H�U�V���Q�¶�H�V�W���M�D�P�D�L�V���V�p�S�D�U�p�H���G�H���V�R�Q���S�O�X�V���S�U�R�F�K�H���p�F�K�R���S�D�U���S�O�X�V���G�¶�X�Q���W�\�S�H��
de terminaisons ». Cette règle fonctionne pour le vers où les dispositions des rimes suivent 
les trois modèles (rimes plates, embrassées, alternées). 
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Ensuite, nous avons vu dans la présentation du corpus (cf. chapitre II ) 
�T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�D�L�W���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H�V���S�L�q�F�H�V���p�W�X�G�L�p�H�V���H�W���T�X�H��
�O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V��exclusivement en alexandrins. Or la 
�Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D��
disposition des rimes. On trouve de plus quelques passages en alexandrins 
avec des rimes alternées43���� �$�L�Q�V�L���� �V�L�� �D�X�� �I�L�O�� �G�¶�X�Q�� �S�D�V�V�D�J�H�� �H�Q�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V��
interviennent quelques rimes embr�D�V�V�p�H�V�����O�¶�D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���O�H���Y�H�U�V���V�X�L�Y�D�Q�W��
�H�V�W���S�H�U�W�X�U�E�p�����6�L���D�X���O�L�H�X���G�¶�X�Q�H���U�L�P�H���V�X�U���G�H�X�[���Y�H�U�V�����O�D���U�L�P�H���S�R�U�W�H���V�X�U���W�U�R�L�V�����W�R�X�W��
le système est décalé. 

 

Un corpus de travail a été construit en mettant « à plat » à la main tous 
les vers des formules de rimes alt�H�U�Q�p�H�V���R�X���H�P�E�U�D�V�V�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�X�Q�L�T�X�H���E�X�W���G�H��
construire les groupes de mots-rimes. Ce travail a été fait pour toutes les 
pièces, y compris pour Andromède, la �7�R�L�V�R�Q�� �G�¶�R�U et Agésilas où rimes 
alternées et embrassées sont fréquentes. Seule Psyché a échappé à cette 
�U�p�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����S�D�U���p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���H�W���S�D�U�F�H���T�X�H���F�H�W�W�H���S�L�q�F�H���Q�¶�H�Q�W�U�H���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V��
�G�D�Q�V���O�H���F�R�U�S�X�V���G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H������ �/�D���P�L�V�H���j�� �S�O�D�W���D���p�W�p���S�O�X�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H��
�S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�L�q�F�H�V�� �R�•�� �G�R�P�L�Q�H�� �W�U�q�V�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �j�� �U�L�P�H�V�� �S�O�D�W�H�V���� �,�O��
fallait procéder à un examen attentif pour repérer toutes les variations dans 
la disposition des rimes : la localisation des zones sans rimes plates est 
indiquée dans le Tableau 7 du chapitre II . 

 

La réorganisation du corpus en rimes plates, faite à la main, était 
�H�Q�W�D�F�K�p�H�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �H�U�U�H�X�U�V���� �3�R�X�U�� �D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �Y�H�U�V���� �G�H�V��
critères de contrôle supplémentaires ont été introduits. 

�'�D�Q�V�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V���� �O�H�V�� �Y�H�U�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �p�W�p�� �D�S�S�D�U�L�p�V�� �T�X�¶�j�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�H��
les phonèmes vocaliques finals transcrits par le métromètre (transcription 
sur la base de la prononciation actuelle) soient identiques. Ceci a fait 
�D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���H�U�U�H�X�U�V���G�¶�D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���U�D�L�V�R�Q�V :  

Premièrement, deux voyelles dont la transcription phonétique est 
différente peuvent rimer ensemble. Chez Corneille et Racine, flamme rime 
avec âme (a antérieur / a postérieur), parole avec rôle (o ouvert / o fermé), 
mais aussi arracher avec cher (rime dite normande), sûr avec possesseur 
(rime dite gasconne)... Voici quelques exemples :  

                                                 
43 Cf. Stance�V���G�¶�$�O�L�G�R�U���G�D�Q�V��La place royale, vers 1490-1529. 
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Mais ce flatteur espoir qu'il rejette en mon âme 
N'est qu'un doux imposteur qu'autorise ma flamme, 

Corneille, Mélite, vers 17-18. 

Mais prends garde surtout à bien jouer ton rôle :  
Remarque sa couleur, son maintien, sa parole ;  

Corneille, Mélite, vers 575-576. 

Cherche en ce désespoir qui t'en veuille arracher 
Quant à moi ton trépas me coûterait trop cher. 

Corneille, Mélite, vers 857-858. 

Je veille, déloyal : ne crois plus m'aveugler ;  
Au milieu de la nuit je ne vois que trop clair :  

Corneille, �/�¶�,�O�O�X�V�L�R�Q���F�R�P�L�T�X�H, vers 1384-1385. 

Je veux prendre un moyen et plus court et plus seur (sûr) 
�(�W���V�D�Q�V���D�X�F�X�Q���S�p�U�L�O���W�¶�H�Q���U�H�Q�G�U�H���S�R�V�V�H�V�V�H�X�U�� 

Corneille, La Place royale, vers 703-704. 

De sa possession je me tiens aussi seur 
Que �W�X���W�H���S�H�X�[���W�H�Q�L�U���G�H���F�H�O�O�H���G�H���P�D���V�°�X�U�� 

Corneille, Mélite, vers 797-798. 

A vrai dire sur la question du a, nous ne pouvons dire si le trait 
�D�Q�W�p�U�L�H�X�U���S�R�V�W�p�U�L�H�X�U���H�V�W���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�I���S�R�X�U���O�D���U�L�P�H�����/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H��
�U�H�Q�G�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �O�D�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H����
�'�D�Q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H��P. Mélèse, on trouve :  

�/�¶�L�Q�W�H�U�H�V�W���G�X���S�X�E�O�L�F���D�J�L�W���S�H�X���V�X�U���P�R�Q���D�P�H�� 
�(�W���O�¶�D�P�R�X�U���G�X���S�D�w�V���Q�R�X�V���F�D�F�K�H���X�Q�H���D�X�W�U�H���I�O�k�P�H 

Racine, La Thébaïde, vers 279-280. 

�4�X�R�\���P�D���J�U�D�Q�G�H�X�U���V�H�U�R�L�W���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H ?  
�'�¶�X�Q �p�F�O�D�W���V�L���K�R�Q�W�H�X�[���M�H���U�R�X�J�L�U�R�L�V���G�D�Q�V���O�¶�D�P�H 

Racine, La Thébaïde, vers 1123-1124. 

�6�L�� �O�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �F�L�U�F�R�Q�I�O�H�[�H�� �P�D�U�T�X�H�� �X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�W�L�P�E�U�H���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H�����U�H�F�X�O���G�X���S�R�L�Q�W���G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�������L�O���\���D���X�Q�H���L�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���H�Q�W�U�H��
�O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �G�H�� �5�D�F�L�Q�H�� �H�W�� �O�D nôtre, puisque chez lui le a de ame est 
antérieur, celui de flâme �S�R�V�W�p�U�L�H�X�U���� �/�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �H�V�W�� �L�Q�V�W�D�E�O�H�� �H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
« phonographique » : les sonorités ne nous sont plus accessibles. Nous 
�Q�¶�D�Y�R�Q�V���T�X�¶�X�Q�H���S�U�p�V�R�P�S�W�L�R�Q���V�X�U���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H��a antérieur et postérieur 
pour la rime. Notre seule certitude est que la distinction entre les deux 
timbres de a �W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���S�R�X�U���O�H��
vers classique. 

Deuxièmement, deux voyelles phonétiques similaires ne riment pas 
ensemble si les mots-�U�L�P�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �P�r�P�H�� �J�H�Q�U�H�� �H�W�� �Q�R�P�E�U�H�� �H�W�� �V�¶�L�O�V��
�Q�¶�D�G�P�H�W�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�V�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�H�V�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H���� �2�U���� �H�Q�� �Q�H��
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�V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W�V���� �R�Q�� �U�L�V�T�X�H��
�G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���G�H�V���Y�H�U�V���D�\�D�Q�W���O�D���P�r�P�H���Y�R�\�H�O�O�H���I�L�Q�D�O�H���P�D�Ls pas la même séquence 
finale. 

Troisièmement, en général, la rime fait intervenir la semi-voyelle qui 
précède la voyelle de la rime, en particulier, on ne peut dissocier la voyelle 
de la semi-voyelle pour oi et oin et rarement pour ui. En atteste le fait q�X�¶�L�O��
�Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H�� �S�R�X�U�� �F�H�V�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V�� ��cf. chapitre IV.1). 
Les autres semi-voyelles associées aux voyelles hautes i, u, ou 
�Q�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�L�P�H���� �2�U���� �O�D�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q��
phonétique de l�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���Y�R�\�H�O�O�H���Q�¶�L�Q�F�O�X�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���O�H�V���V�H�P�L-voyelles. 
�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�X�U�� �O�D�� �U�L�P�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �D�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �D�I�I�L�Q�H�U�� �O�D��
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H (cf. chapitre V), en associant dans les trois 
cas oi, oin et ui la semi-voyelle à la voyelle métrique. 

 

Nous avons renoncé à utiliser la voyelle comme critère de contrôle pour 
adopter un autre critère plus sûr : le genre de la rime. Un vers a été apparié 
avec le suivant à condition que la rime soit de même genre. 

Pour cela, il a fallu caractériser de manière systématique le genre de 
chacun des mots-rimes. 

�3�R�X�U���T�X�¶�X�Q�H���U�L�P�H���V�R�L�W���I�p�P�L�Q�L�Q�H�����L�O���I�D�X�W���D�X���P�R�L�Q�V���T�X�H���O�H���P�R�W���V�¶�D�F�K�q�Y�H���S�D�U��
e, es ou ent. Une terminaison graphique en e ou en es indique toujours une 
rime féminine, sauf pour la forme es (deuxième personne du présent) de 
�O�¶�D�X�[�L�O�L�D�L�U�H��être. Pour la terminaison ent, la rime est toujours féminine si, 
�G�D�Q�V���O�D���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�����O�D���G�R�X�]�L�q�P�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�F�F�X�S�p�H���S�D�U��
[å~�@���� �/�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �R�F�F�X�S�p�H�� �S�D�U�� �>å~�@���� �H�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�� �G�H�V�� �V�pquences du type 

anCent ou enCent la rime est toujours féminine. Dans tous les autres cas, on 
a une rime masculine. 
pièce vers voyelle 

12 
terminaison genre 

Mélite �$�X���F�°�X�U���G�H���F�H�W�W�H���E�H�O�O�H���D�X�F�X�Q���H�P�E�U�D�V�H�P�H�Q�W å~ ent m 
Mélite Ces âmes du commun n'ont pour but que l'argent å~ ent m 
Mélite Du moins les compliments, dont peut-être ils se 

jouent 
u ent f 

Mélite Sont des civilités qu'en l'âme ils désavouent u ent f 
Le Cid Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent å~ ent f 
Le Cid Et courent se livrer aux mains qui les attendent å~ ent f 

Tableau 9. Genre des terminaisons en ent 
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Dans 86 % des cas sur CORRAC, la séquence ent en fin de vers 
correspond au phonème [å~] et indique une rime masculine. 

Une fois que le genre de la rime a été affecté à chaque vers, on constitue 
un fichier de paires rimées en appariant chaque vers avec le suivant sous la 
seule contrainte que le genre de la rime soit le même. Cet appariement a été 
�U�H�I�D�L�W�� �F�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �G�p�F�R�X�Y�U�L�R�Q�V�� �X�Q�H�� �H�U�U�H�X�U�� �G�¶�p�G�L�W�L�R�Q���� �X�Qe erreur 
�G�D�Q�V���O�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���Y�H�U�V���D�X�W�U�H�V���T�X�H���O�H�V���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V���R�X���G�D�Q�V��
le genre de la rime. 

III.2.3.  Constitution de groupes  
et de réseaux de mots-rimes 

Une observation rapide de la rime semble montrer que si le mot A rime 
avec B, B peut aussi rimer avec A ;  

Ô ciel, qui malgré moi me renvoyez au jour. A 
Ô sort, qui redonniez l'espoir à mon amour, B 

Corneille, Polyeucte, vers 423-424. 

Mon vrai crime est ma gloire, et non pas mon amour :  B 
Je l'ai dit, avec elle il croîtra chaque jour ;  A 

Corneille, Suréna, vers 1651-1652. 

et que si A rime avec B et B rime avec C, A peut rimer avec C. 
C'est... je l'aurais nommé mille fois en un jour :  A 
Que ma mémoire ici me fait un mauvais tour !  B 

Corneille, La Veuve, vers 1425-1426. 

Sitôt que j'aurai su quel est ce mauvais tour. B 
PHILANDRE. 
Sache donc qu'il ne vient sinon de trop d'amour. C 

Corneille, Mélite, vers 255-256. 

Tu serais incivil de la voir chaque jour A 
Et ne lui pas tenir quelques propos d'amour ;  C 

Corneille, Mélite, vers 47-48. 

Pour la construction des ensemble de mots-rimes, nous posons comme 
hypothèse que la relation « rime avec » est une relation symétrique et 
transitive. Si hasard rime avec regard�����O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H�����6�L��hasard rime 
avec regard���� �T�X�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��regard rime avec départ alors hasard rime 
potentiellement avec départ. �(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H���� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�p�I�O�H�[�L�Y�H����
Dans le vers classique, un mot ne rime jamais avec lui-même, ce qui a été 
érigé en règle ; et si par hasard on trouve le même signifiant à la rime, il 
correspond forcément à deux signifiés différents. Ainsi, pas et point 
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adverbes riment respectivement avec les noms pas et point et ne sont admis 
�T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�K�R�P�R�Q�\�P�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �V�H�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V��
grammaticales sont très éloignés. 

BRITANNICUS. 
(...) Ah �����6�¶�L�O���Yous avait dit, ma princesse, à quel point... 
JUNIE. 
Mais Narcisse, seigneur, ne vous trahit-il point ?  

Racine, Britannicus, vers 1533-1534. 

 

Partant de cette hypothèse, si quelque part le mot hasard rime avec 
regard���� �T�X�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��regard rime avec départ et �T�X�¶�H�Q�I�L�Q����départ rime avec 
tard, on pourra conclure que ces mots {hasard, regard, départ, tard} 
constituent ce que nous appellerons un groupe de mots-rimes. 

Nous avons donc entrepris de construire tous les groupes de mots-rimes 
à partir de nos couples de vers rimant ensemble. Partons du mot-rime le plus 
fréquent vous���� �,�O�� �V�H�U�D�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes. On 
recherche tous les couples de vers où il apparaît à la rime. Alors, tous les 
mots avec lequel il rime sont affectés à ce même groupe. Ensuite, on 
�U�H�F�R�P�P�H�Q�F�H�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �W�U�R�X�Y�p�V���� �M�X�V�T�X�
�j�� �p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W��
�H�W���S�X�L�V���O�¶�R�Q���S�D�V�V�H���D�X���V�H�F�R�Q�G���J�U�R�X�S�H���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���O�H���V�H�F�R�Q�G���P�R�W���O�H���S�O�X�V���I�U�p�T�X�H�Q�W��
�H�W���F�H�O�D���M�X�V�T�X�¶�j���p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���P�R�W�V-rimes44. 

�(�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�U�P�H�V�����Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O���D���F�R�Q�V�L�V�W�p���j���U�H�F�K�H�U�F�Ker les composantes 
�F�R�Q�Q�H�[�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �J�U�D�S�K�H�� �R�•�� �O�H�V�� �Q�°�X�G�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�W�V-rimes et les arrêtes 
correspondent à la relation « rime avec ». 

�8�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �F�R�Q�Q�H�[�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �J�U�D�S�K�H�� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�L�W�� �X�Q�� �F�K�H�P�L�Q��
�H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[�� �Q�°�X�G�V�� �T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�V���� �8�Q�H�� �F�O�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �J�U�D�S�K�H�� �R�•�� �F�K�D�T�X�H�� �Q�°�X�G�� �H�V�W��
relié à tous les autres par une arrête. 

[Fabre et Habert, 1998]. 

Chaque composante connexe correspond à un groupe de mots-rimes. 

�&�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes révélait 
régulièrement des erreurs typograph�L�T�X�H�V���R�X���G�H�V���H�U�U�H�X�U�V���G�¶�D�S�S�D�U�L�H�P�H�Q�W���G�H�V��

                                                 
44 Heureusement, une fois que les mots-�U�L�P�H�V�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�S�O�H�� �V�R�Q�W�� �F�O�D�V�V�p�V���� �L�O�V�� �V�R�Q�W��

�p�O�L�P�L�Q�p�V���G�X���F�R�U�S�X�V���S�D�U�F�R�X�U�X�����/�H���S�U�R�J�U�D�P�P�H���p�F�U�L�W���D�Y�H�F���6�$�6�����T�X�L���Q�¶�D�X�U�D�L�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���M�D�P�D�L�V��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�p���V�D�Q�V���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���p�O�p�J�D�Q�W�H���S�U�Rposée par Julie Micheau, est particulièrement long, il 
tourne plus de huit heures sur une station de travail SPARC 5. Comme nous le fait 
remarquer François Yvon, il existe sans doute des algorithmes connus et performants pour 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���G�H�V���F�O�D�V�V�H�V���G�¶�p�T�X�L�Yalence de ce type. 
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vers rimant ensemble, les opérations ont été recommencées un grand 
nombre de fois. 

Au final, on obtient 867 groupes de mots-rimes distincts, dont 415 sont 
�G�H�V���F�R�X�S�O�H�V���G�H���P�R�W�V���T�X�L���Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���I�R�L�V���G�D�Q�V���O�H���F�R�Upus. Chacun 
de ces groupes de mots-rimes a été examiné manuellement et nous avons 
�D�E�V�W�U�D�L�W���G�H���O�D���O�L�V�W�H���G�H�V���P�R�W�V���S�R�X�Y�D�Q�W���U�L�P�H�U���H�Q�V�H�P�E�O�H���O�H���U�L�P�q�P�H�����F�¶�H�V�W-à-dire 
la séquence graphico-phonétique commune à tous les mots du groupe. Le 
rimème est une séquence de phonèmes et de graphèmes unique pour un type 
de rime spécifique, qui comprend �����O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�����R�X���X�Q���W�L�U�H�W���V�¶�L�O���Q�¶�\��
en a pas), le noyau vocalique de la rime, la consonne ou le groupe 
�F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�X�L�W�� ���X�Q�� �W�L�U�H�W�� �V�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �H�Q�� �D�� �S�D�V���� �H�W�� �O�D�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�Von qui 
contrairement aux trois premiers éléments est exprimée par des graphèmes 
et non par des phonèmes. Il y a moins de rimèmes (540) que de groupes de 
mots-rimes (812) en raison du mode de construction empirique des groupes 
de mots-rimes : certains group�H�V�� �Q�¶�R�Q�W���S�D�V�� �p�W�p�� �U�H�J�U�R�X�S�p�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���S�D�U�F�H��
�T�X�¶�L�O�� �P�D�Q�T�X�D�L�W�� �X�Q�� �F�R�X�S�O�H�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes pour faire le pont entre les deux. 
�9�R�L�F�L���j���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H���O�H���S�U�H�P�L�H�U���J�U�R�X�S�H���G�H���P�R�W�V-rimes construit :  
Groupe de 
mots-rimes 

Rimème Nb 
mots 
V 

Nb occ 
N 

 

Mot (fréquence à la rime sur CORRAC) 

1 - u - [s] 18 1862 clous(1) coups(116) courroux(189) cous(1) 
dessous(5) doux(212) dégoûts(1) filous(2) fous(1) 
genoux(40) jaloux(161) loups(1) nous(145) 
résous(5) tous(86) vous(685) époux(211) 

Clef de lecture : le premier chiffre correspond au numéro du groupe. Il est suivi par 
la transcription graphico-phonétique de la terminaison commune 
(rimème), puis par le nombre de mots dans le groupe (V), et par le 
�Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V����N ). Viennent ensuite tous les mots-rimes du 
groupe ainsi que leur fréquence. 

Figure 5. Exemple de groupe de mots-rimes 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-�U�L�P�H�V�� �H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�Q�H�[�H�� �;�,����
�9�R�L�F�L���j���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H�����O�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���J�U�R�X�S�H�V���G�H���P�R�W�V-rimes correspondant à 
la voyelle /u/. 
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Groupe de 
mots-rimes 

Rimème Nb 
mots 
V 

Nb occ 
N 

 

Mot (fréquence à la rime sur CORRAC) 

256  - u - [e]  8  28  avoue(5) boue(5) dénoue(1) désavoue(5) joue(6) 
loue(3) roue(2) voue(1) 

399  - u - [ent]  3  4  désavouent(2) jouent(1) renouent(1) 
1  - u - [s]  18  1862  clous(1) coups(116) courroux(189) cous(1) 

dessous(5) doux(212) dégoûts(1) filous(2) fous(1) 
genoux(40) jaloux(161) loups(1) nous(145) 
résous(5) tous(86) vous(685) époux(211) 

269  - u b l [e]  3  14  double(3) redouble(4) trouble(7) 
626  - u b l [ent]  2  2  redoublent(1) troublent(1) 
127  - u d r [e]  3  64  foudre(31) poudre(14) résoudre(19) 
129  - u d/t [ -]  5  58  bout(24) debout(1) partout(1) résout(5) tout(27) 
343  - u l [e]  3  6  foule(3) roule(1) écoule(2) 
277  - u p [ -]  2  12  beaucoup(6) coup(6) 
546  - u p [e]  2  4  coupe(2) troupe(2) 

Clef de lecture : le premier chiffre correspond au numéro du groupe. Il est suivi par 
la transcription graphico-phonétique de la terminaison commune 
(rimème), puis par le nombre de mots dans le groupe (V), et par le 
�Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V����N ). Viennent ensuite tous les mots-rimes du 
groupe ainsi que leur fréquence. 

Tableau 10. Extrait de la liste des groupes de mots-rimes 

Nous avons complété la description des groupes de mots-rimes par le 
RIMARIUM  (cf. Annexe XI) qui présente pour chaque groupe tous les 
couples de mots-rimes attestés avec leur fréquence. Ci-dessous nous avons 
extrait du RIMARIUM  le contenu des deux premiers groupes de mots-rimes 
correspondant à /u/. La situation de la première occurrence du couple sur 
CORRAC est indiquée entre parenthèses. 
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Clef de lecture : le groupe de mots-rimes 256 est caractérisé par le rimème - u - [e], 
il regroupe 8 mots-rimes différents, qui apparaissent dans 14 
couples de mots-rimes. Le couple avoue-joue apparaît 2 fois dans 
CORRAC et la première occurrence se situe dans Attila, acte IV, 
scène III. 

Tableau 11. Extrait du RIMARIUM  

Les groupes de mots-rimes sous forme de liste de mots assortis de leur 
�I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���H�W���O�H��RIMARIUM  constituent le matériau de base pour 
explorer la rime. Nous avons également eu recours à un outil de 
représentation des données du RIMARIUM , pour faciliter le travail 
�G�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� 

En effet, il nous fallait p�R�X�Y�R�L�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V��
« rime avec �ª���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���G�H���P�R�W�V-rimes. Par exemple, il existe 
un groupe avec des mots-rimes en on et en ion. Or, les rimes on/ion sont très 
rares. Il nous fallait une forme de représentation qui �Q�R�X�V���P�R�Q�W�U�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D��
�G�¶�X�Q���F�{�W�p���O�H�V���U�L�P�H�V���H�Q��on�����G�H���O�¶�D�X�W�U�H���O�H�V���U�L�P�H�V���H�Q��ion �H�W���T�X�¶�H�Q�W�U�H���O�H�V���G�H�X�[���O�H�V��
liens sont très rares. 

Les représentations sous forme de réseaux correspondent mieux à nos 
�E�H�V�R�L�Q�V���� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V de rime 
�D�W�W�H�V�W�p�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �G�H�Q�V�L�W�p�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�� �F�K�D�F�X�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-
�U�L�P�H�V���� �(�Q���I�D�L�W���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���F�O�D�V�V�H���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�V�W���D�V�V�H�]�� �L�Q�D�G�D�S�W�p�H���j�� �Q�R�W�U�H��
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problème ���� �O�D�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�L�Y�L�W�p�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H�� �F�R�P�P�H��
nous le verrons. Nous avons longtemps cherché un outil qui puisse 
permettre de représenter graphiquement les réseaux en tenant compte de la 
densité des relations. Un certain nombre de produits sont en accès libre sur 
le réseau Internet. Nous avons utilisé le logiciel Pajek, développé par 
�9�O�D�G�L�P�L�U���%�D�W�D�J�H�O�M���H�W���$�Q�G�U�H�M���0�U�Y�D�U���j���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���/�M�X�E�M�D�Q�D45. 

La Figure 6 montre le réseau des mots rimes en ous(x). Ce type de 
graphe donne les relations attestées et la position des points les uns par 
rapport aux autres est liée à la densité des liens. Mais la fréquence des 
�F�R�X�S�O�H�V�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �S�D�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �J�U�D�S�K�H�V���� �L�O�� �I�D�X�W�� �O�H�V�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �S�D�U�� �O�H��
RIMARIUM . Par exemple, pour répondre à des questions du type : est-ce que 
les relations entre les mots sémantiquement et/ou syntaxiquement proches 
sont moins fréquentes que les autres ? il faut se reporter au RIMARIUM . 
Ainsi, entre courroux et jaloux���� �V�X�U�� �O�H�� �J�U�D�S�K�H�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�¶�X�Q�H�� �I�O�q�F�K�H�� �T�X�L��
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���G�H�X�[���S�D�L�U�H�V���G�H���Y�H�U�V�����T�X�¶�L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���F�R�P�S�D�U�H�U���j���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�H��
tous les autres couples avant de pouvoir dire que le vers évite de redoubler 
identité phonique et proximité sémantique. A contrario, les couples de mots-
rimes vous-nous et nous-vous sont très fréquents (4 % environ), alors que la 
proximité morphologique est si grande que les métriciens recommandaient 
�G�¶�p�Y�L�W�H�U���F�H�V���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� 

                                                 
45 Nos remerciements à Zbigniew Smoreda, qui travaille entre autre sur les réseaux de 

�V�R�F�L�D�E�L�O�L�W�p���W�p�O�p�S�K�R�Q�L�T�X�H�����G�¶�D�Y�R�L�U���W�U�R�X�Y�p���H�W���G�H���Q�R�X�V���D�Y�R�L�U���F�R�P�P�X�Q�L�T�X�p���F�H���O�R�J�L�F�L�H�O�����$�G�U�H�V�V�H : 
http : //vlado.mat.uni-lj.si/pub/networks/pajek). 
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Clef de lecture : fous a rimé avec vous, mais vous �Q�¶�D�� �S�D�V�� �U�L�P�p�� �D�Y�H�F fous chez 

Corneille et Racine 

Figure 6. Réseau de mots-rimes ous46 

Munis de la liste des groupes de mots-rimes, du RIMARIUM  et des 
�J�U�D�S�K�H�V�� �G�H�� �U�p�V�H�D�X�[���� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �H�Q�� �P�H�V�X�U�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��
phénomènes propres à la rime. 

III.3.  QUELQUES ELEMENTS SUR  LE FONCTIONNEMENT DE  

LA RIME DANS LE VERS  CLASSIQUE  

�/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�Hs de mots-rimes que nous avons constitués et du 
RIMARIUM  nous ont permis de dégager certains éléments sur le 
fonctionnement de la rime. Nous commencerons par exposer les principes 
�G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �D�G�P�L�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �U�L�P�H : équivalences graphiques ou 
phon�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �U�L�P�H���� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�U�R�L�W�� �G�H�� �O�D��

                                                 
46 Il aurait été plus intéressant de pouvoir indiquer sur ce type de graphe la fréquence 

de chaque mot-�U�L�P�H�����H�W���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���F�K�D�T�X�H���F�R�X�S�O�H���V�X�U���O�¶�D�U�r�W�H�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�H���V�X�J�J�p�U�D�L�W��
Benoît Habert. Actuellement, le logiciel ne nous le permet pas. 
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�Y�R�\�H�O�O�H�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���� �/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes, et le 
retour aux éditions originales, nous ont permis de mieux rendre compte de 
la dimension graphique de la rime. 

III.3.1.  Les principes d'équivalence et 
d'opposition  

Proposons un modèle de description de la rime. Considérons que la 
terminaison du vers se décompose en trois éléments V, C, T organisés dans 
des séquences VCT. Les trois conditions suivantes sont nécessaires, mais 
pas suffisantes, pour que deux vers riment ensemble : a) les voyelles 
noyaux47 V de la dernière position métrique de chaque vers sont 
équivalentes, b) les groupes consonantiques48 C qui suivent cette voyelle 
(environnement droit) sont équivalents et c) les terminaisons T des deux 
mots-rimes sont équivalentes���� �1�R�X�V�� �U�H�S�U�H�Q�R�Q�V�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���� �T�X�L��
�Q�R�X�V���S�D�U�D�v�W���S�O�X�V���D�S�S�U�R�S�U�L�p���T�X�H���F�H�O�X�L���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����j���6�K�D�S�L�U�R���>�������������S�� 506]. 

�&�H�� �W�H�U�P�H�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �P�L�H�X�[�� �j�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �T�X�H�� �F�H�O�X�L��
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �P�D�L�V���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���G�L�W�����F�H�V���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V��
�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�¶�R�U�G�U�H���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�����P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�R�U�G�U�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W��
pourquoi nous ferons intervenir dans la description parfois des graphèmes, 
parfois des phonèmes. Pour V, C et T, ce sont des principe�V���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V��
�S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�V�� �H�W���R�X�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �H�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�O�O�R�Q�V��
maintenant décrire. 

La terminaison (T) 

Précisons pour commencer ce que nous appelons terminaison. Une 
terminaison admet deux genres : elles est féminine si le mot-rime finit par e, 

                                                 
47 �'�D�Q�V���O�¶�K�H�Q�G�p�F�D�V�\�O�O�D�E�H��espagnol, la rime implique au moins la voyelle de la dixième 

position - marquée par un accent tonique - et tout ce qui la suit soit : aucune, une ou deux 
syllabes. La rime commence au moins à la dernière voyelle métrique marquée et implique 
�W�R�X�M�R�X�U�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�U�R�L�W�����F�H���T�X�L���Y�H�X�W���G�L�U�H���T�X�¶�X�Q���P�R�W���D�F�F�H�Q�W�X�p���V�X�U���X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H���G�R�Q�Q�p�H��
�Q�H�� �S�H�X�W�� �U�L�P�H�U�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �X�Q�� �P�R�W�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�� �V�X�U�� �O�D�� �P�r�P�H�� �V�\�O�O�D�E�H : ainsi, árbol (accentué sur 
�O�¶�D�Y�D�Q�W���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�\�O�O�D�E�H�����Q�H���S�R�X�U�U�D�L�W���M�D�P�D�L�V���U�L�P�H�U���D�Y�H�F��caracol (accentué sur la dernière). 

De ese modo, no es cordura / Querer curar la pasión, / Cuando los remedios son / 
Muerte, mudanza y locura (Miguel de Cervantes, in Anthologie bilingue de la poésie 
espagnole, p. 345). 

48 Les groupes consonantiques peuvent être vides, dans ce cas-là, il faut �T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W��
absents dans les deux cas �����O�D���U�H�V�V�H�P�E�O�D�Q�F�H���H�V�W���G�D�Q�V���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� 
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es, ent (les e correspondant à des e muets) et elle est masculine sinon. Elle 
admet trois nombres : singulier, pluriel 1 si le mot finit par s, z ou x et 
pluriel 2, si le mot finit par ent. �,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���G�X���J�H�Q�U�H���H�W���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H�V��
mots mais du genre et du nombre de la terminaison par analogie avec les 
mots. 

�3�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �V�X�L�Y�L�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H���� �O�H�V�� �P�R�W�V-rimes 
se répartissent dans cinq ensembles selon le genre de la terminaison et le 
nombre. Chaque terminaison admet une seule forme, y compris le vide. La 
seule exception vient du pluriel 1. Dans les éditions originales, un seul type 
�G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�V�W���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���H�Q�W�U�H��s et x :  

Mais si de nos devins l'oracle n'est point faux, 
Sa grandeur doit atteindre aux degrés les plus hauts ;  

Corneille, Attila, vers 92-93. 

 
Rome vous voit, Madame, avec des yeux jaloux, 
�/�D���U�L�J�X�H�X�U���G�H���V�H�V���/�R�L�[���P�¶�p�S�R�X�Y�D�Q�W�H���S�R�X�U���Y�R�X�V�� 

Racine, Bérénice, vers 293-294, éd. P. Mélèse. 

�/�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���P�R�G�H�U�Q�H���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���X�Q�H���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���H�Q�W�U�H��z et 
s, qu�L�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �G�X��XVII e siècle où le participe passé 
pluriel comme la seconde personne du pluriel finissent en ez :  

Quel temps choisissez-vous ? Ah de grace ! Arrestez. 
�&�¶�H�V�W���W�U�R�S���S�R�X�U���X�Q���,�Q�J�U�D�W���S�U�R�G�L�J�X�H�U���Y�R�V���E�R�Q�W�H�]�� 

Racine, Bérénice, vers 617-618, éd. P. Mélèse. 

Bien entendu les cinq possibilités ne sont pas toujours attestées dans 
�Q�R�W�U�H���F�R�U�S�X�V�����H�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�R�Q�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�V���G�¶�H�P�E�O�p�H���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H�� 

nombre/genre 
de la rime49 

masculin féminin 

singulier vide e 
pluriel s/z/x es 
  ent 

Da�Q�V���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�����M�D�P�D�L�V���X�Q���P�R�W���I�p�P�L�Q�L�Q���Q�¶�D���S�X���U�L�P�H�U���D�Y�H�F���X�Q���P�R�W��
masculin, même si le e �I�L�Q�D�O�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�O�X�V�� �D�X�G�L�E�O�H ; ni une terminaison 
singulière avec une terminaison plurielle. En cela, la langue française 
marquait son attachement à ses origines (comme dans le maintien de 
�F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �O�D�W�H�Q�W�H�V���� �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�U�D�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �O�D�W�L�Q�H��
[Cerquiglini, 1995]) : ne peuvent rimer ensemble des mots qui se 

                                                 
49 �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �J�H�Q�U�H�� �H�W�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �H�W�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �G�X�� �J�H�Q�U�H�� �H�W�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H��

grammatical. 
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prononcent de la même façon, mais qui dans un état antérieur de la langue 
étaient distincts dans leurs sonorités. Ces principes apparaissent dans tous 
les manuels. 

 

�3�R�X�U�� �9�� �H�W�� �&���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �U�H�V�W�H�� �j�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V���� �1�R�X�V��
�Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�U�p�F�L�V�p���� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �V�L�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �9�� �H�W�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H��
consonantique C étaient définis par des graphèmes ou des phonèmes ; 
volontairement car les deux catégories interviennent pour les définir, 
�S�U�R�X�Y�D�Q�W���X�Q�H���I�R�L�V���H�Q�F�R�U�H���� �T�X�H���O�D���U�L�P�H���H�V�W���I�D�L�W�H���S�R�X�U���X�Q���°�L�O-�R�U�H�L�O�O�H���� �8�Q���°�L�O-
oreille qui aurait une longue mémoire de la langue. 

Les voyelles (V) 

Nous avons examiné, �j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���F�K�D�T�X�H���J�U�R�X�S�H���G�H���P�R�W�V-rimes, les 
différentes graphies admises comme équivalentes, puisque mises en 
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�F�H���S�D�U���O�D���U�L�P�H�����/�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���P�R�G�H�U�Q�H���G�H���Q�R�W�U�H��
�F�R�U�S�X�V�� �V�H�� �S�R�V�H�� �L�F�L�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �H�Q�F�R�U�H���� �S�X�L�V�T�X�H�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�X�� �Y�prifier 
toutes les correspondances dans les éditions originales. De même, les 
équivalences phonétiques correspondent davantage à une diction 
�G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�L�F�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�R�T�X�H���� �/�H��Tableau 12 est la synthèse de 
cet examen empirique. 
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 équivalences graphiques équivalences phoniques 
1 a, â [å], [a] 
2 an, en [å~] 
3 ai, ei, ê, e + consonne double [´ ] 
4 é, e suivi de {r, z}  [e], [´]  

5 i, y, ï [i]  
6 ain, ein, in [´~] 
7 ien, yen [j ´~] 
8 o [ø] 
9 eau, au50 [o] 
10 ô (os), au [o] 
11 on [ø~] 
12 ou [u]  
13 u [y]  
14 un [�y�a] 
15 eu [�l�@�����>�y�@ 
16 oi [w å] ([w´]ou [´ ] au 

XVII e siècle) 
17 oin [w ´~] 
18 ui [¥ i] 

Tableau 12�����9�R�\�H�O�O�H�V���F�°�X�U���G�H���U�L�P�H 

�/�H�� �Q�R�\�D�X�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�� �9�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �U�L�Pe peut 
correspondre à un ou deux phonèmes (évidemment à un ou plusieurs 
graphèmes). Par exemple, [w å], [w ´~], [¥ i] sont des noyaux vocaliques au 
même titre que [e], [´]  : ils sont constitués de deux phonèmes qui forment 

une unité insécable. Les groupes oi et oin constituent une entité vocalique 
qui intègre la semi-voyelle, ce sont des cas de « diphtongue de forte 
cohésion �ª���>�.�O�H�L�Q�������������@�����S�X�L�V�T�X�H���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���S�R�U�W�H���W�R�X�M�R�X�U�V���V�X�U���O�H���J�U�R�X�S�H��
vocalique entier : oi �Q�H�� �S�H�X�W�� �U�L�P�H�U�� �T�X�¶�D�Y�H�F��oi et oin �T�X�¶�D�Y�H�F��oin. La 
prononciation a évolué (en passant de [w´] ou [́ ] à [wa]) en même temps 

�T�X�H���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���G�H���O�D���U�L�P�H���S�X�L�V�T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���I�U�p�T�X�H�P�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���F�K�D�Q�V�R�Q��
française actuelle des cas de rimes oi/a :  

                                                 
50 �,�O���Q�¶�\���D���G�D�Q�V��CORRAC �T�X�H���G�H�X�[���X�Q�L�T�X�H�V���F�D�V���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�D�X���D�X�� 
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�-�¶�D�U�U�L�Y�D�L�V���D�X���P�R�P�H�Q�W���S�U�p�F�L�V�����M�X�V�W�H���X�Q���S�H�X��tard, 
Il saignait c�L�Q�T���N�L�O�R�V���G�¶�+�p�U�R���V�X�U���O�H���F�R�P�Stoir.51 

Bernard Lavilliers, �1�X�L�W���G�¶�D�P�R�X�U, « Night bird ». 

En revanche, le groupe ui constitue une diphtongue plus instable. En fin 
�G�H���Y�H�U�V���D�Y�H�F���X�Q�H���W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���Q�X�O�O�H�����O�D���U�L�P�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�����J�O�L�V�V�D�Q�W�H������
voyelle), mais si la �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �H�[�L�V�W�H���� �O�D�� �J�O�L�V�V�D�Q�W�H�� �Q�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �S�O�X�V��
systématiquement : ainsi, fuie rime avec vie, suivre avec vivre. 

 

Il apparaît clairement que pour les voyelles, les équivalences portent 
�W�D�Q�W�{�W���V�X�U���O�¶�p�F�U�L�W�����W�D�Q�W�{�W���V�X�U���O�¶�R�U�D�O : ainsi, quatre graphies sont admises pour 
[´~] : ai, ei, ê, e ���V�X�L�Y�L�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H��. Les couples suivants sont 

attestés :  
chaînes-peines 5 
Athènes-peines 2 
peines-siennes 1 

 

Deux réalisations orales sont admises pour la graphie er : [e] ou [́ ], 

même si les traités recommanda�L�H�Q�W�� �G�¶�H�V�W�R�P�S�H�U�� �D�X�� �P�D�[�L�P�X�P�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H��
dans la prononciation52 :  

Je crains qu'il ne vous soit malaisé d'empêcher 
Qu'un gendre valeureux ne vous coûte bien cher. 

Corneille, Médée, vers 1095-1096. 

Un même son peut donner lieu à plusieurs groupes de mots-rimes si la 
graphie est différente. Ainsi, un groupement vocalique eau ne rime 
quasiment jamais avec un groupement au et encore moins avec ô et pourtant 
�G�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���F�D�V���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��o fermés, [o]. 

Les deux uniques exceptions sont :  

                                                 
51 Ces « vers �ª�� �Q�¶�R�Q�W���G�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �T�X�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V : rime uniquement 

�S�R�X�U���O�¶�R�U�H�L�O�O�H�����S�D�V���G�H���F�p�V�X�U�H�V���j���O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� 

52 La question de la prononciation différente ou non des rimes normandes au XVII e 
�V�L�q�F�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Y�U�D�L�P�H�Q�W���W�U�D�Q�F�K�p�H����cf. Aroui, 1996]).  
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�0�H�V���I�L�O�V�����T�X�H���M�¶�D�L���S�H�U�G�X�V���S�R�X�U���P�¶�p�O�H�Y�H�U���D�X���W�U�{�Q�H�� 
�7�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�O�K�H�X�U�H�X�[���G�R�Q�W���M�¶�D�L���F�D�X�V�p���O�H�V���Paux, 
�)�R�Q�W���G�p�M�j���G�D�Q�V���P�R�Q���F�°�X�U���O�¶�R�I�I�L�F�H���G�H�V���E�R�X�U�Ueaux. 

Racine, La Thébaïde, vers 1511-1512. 

L'impétueuse ardeur de ces transports nouveaux 
À son sang prisonnier ouvre tous les canaux ;  

Corneille, Attila, vers 1755-1756. 

Nous aurions pu exclure de ce tableau les voyelles nasales, mais la 
nasalisation autorise des rimes supplémentaires, par exemple entre an et en, 
alors que non nasalisées, ces voyelles ne peuvent pas rimer ensemble. 

�,�O���O�¶épouse. Ai-je donc attendu ce moment 
Pour me venir encor déclarer son amant ?  

Racine, Bérénice, vers 29-30. 

�2�Q�� �Q�R�W�H�U�D�� �T�X�¶�j�� �O�D�� �U�L�P�H���� �L�O�� �\�� �D�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H��a antérieur et le a 
postérieur, mais pas entre le o fermé et ouvert. De fait, plutôt que la 
pro�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �J�U�D�S�K�L�H��eau versus o qui justifie 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���� 

�1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�p�� �O�H�V�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �>�l�@���� �>�y�@ car cette 

différence est déterminée par la ou les consonnes qui suivent. 

Le groupe consonantique (C) 

Les groupes consonantiques graphiques attestés après la voyelle sont les 
suivants : ø, b, bl, br, c, ch, cl, ct, d, dr, f, g, gl, gn, gu, (i)l , l, lt, m, mb, mbl, 
mbr, mp, n, nc, nch, nd, ndr, ng, nt, ntr, p, q(u), r, rb, rc, rd, rg, rm, rq(u), 
rs, rt, rv, s, st, str, sq(u), t, tr, v, vr, (où ø représente le graphème vide). 

�3�R�X�U�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H���� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�� �H�V�W��
dominant. 

Pour les consonnes sonores, non latentes, les équivalences graphiques 
sont simples : ss, c et s sont équivalents dans certains contextes, s et z dans 
�G�¶�D�X�W�U�H�V����ph est équivalent à f, Ch à C (avec C différent de p et de c), et C à 
CC. 

�3�R�X�U���O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�D�W�H�Q�W�H�V�����O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���S�K�R�Q�L�T�X�H���Q�H���M�R�X�H��
pas évidemment, mais les équivalences graphiques sont plus complexes :  

�‡��t et d�����V�¶�L�O�V���V�R�Q�W���O�D�W�H�Q�W�V�����V�R�Q�W���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�V :  
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Ma présence la chasse, et son muet départ 
A presque devancé son dédaigneux regard. 

Corneille, La Place Royale, vers 111-112. 

�‡��c et g également, 
Je vois que votre honneur demande tout mon sang, 
Que tout le mien consiste à vous percer le flanc, 

Corneille, Horace, vers 469-470. 

�‡��m et n aussi 
�-�¶�D�L���F�K�R�L�V�L���G�q�V���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���S�R�X�U���G�L�J�Q�H���F�R�P�S�D�J�Q�Rn, 
�/�¶�K�p�U�L�W�L�H�U���G�H���P�R�Q���V�F�H�S�W�U�H�����H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�H���P�R�Q���Q�Rm. 

Racine, Mithridate, vers 617-618. 

�1�R�X�V�� �Q�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�R�Q�V�� �S�D�V�� �L�F�L���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H��s, x et z car elle 
concerne ce que nous avons appelé la terminaison. 

 

Quand, après la voyelle, on a un groupe consonantique latent avec une 
terminaison de la rime plurielle (s, z ou x�������O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���O�D�W�H�Q�W�H��
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�Vaire. 

Par exemple, pour les rimes en /a r������ �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�D�X�� �V�L�Q�J�X�O�L�H�U���� �R�Q�� �D�� �G�H�X�[��

groupes de mots-�U�L�P�H�V���� �O�¶�X�Q�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �I�L�Q�L�V�V�D�Q�W�� �H�Q��ar���� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�Q��
ard ou en art, au « pluriel �ª�����L�O���Q�¶�\���D���T�X�¶�X�Q���V�H�X�O���J�U�R�X�S�H�����D�Y�H�F���G�H�V���I�L�Q�V���H�Q��ars, 
ards, arts. 



106 

Groupe de 
mots-rimes 

Rimème Nb 
mots 
V 

Nb occ 
N  

 

Mot (fréquence à la rime sur CORRAC) 

85 - a r d/t [ -] 13 140 art(7) départ(13) fard(6) gaillard(1) hasard(35) part(43) 
poignard(5) regard(6) rempart(2) renard(1) tard(17) 
vieillard(4) étendard(1) 

     
245 - a r [-] 3 18 Aspar(5) César(9) char(4)  
     
156 - a r [s] 12 80 Césars(2) Mars(8) chars(1) césars(5) dards(2) hasards(9) 

pars(1) parts(18) regards(21) remparts(5) épars(3) 
étendards(5)  

Clef de lecture : le premier chiffre correspond au numéro du groupe. Il est suivi par 
la transcription graphico-phonétique de la terminaison commune 
(rimème), puis par le nombre de mots dans le groupe (V), et par le 
�Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V����N ). Viennent ensuite tous les mots-rimes du 
groupe ainsi que leur fréquence. 

Ainsi, César q�X�L�� �D�X�� �V�L�Q�J�X�O�L�H�U�� �Q�H�� �U�L�P�H�� �T�X�¶�D�Y�H�F��char ou Aspar, rime au 
pluriel (Césars) avec hasards, regards et aurait pu rimer avec Mars53. 

Il semblait triomphant, et tel que sur son char 
Victorieux dans Rome entre notre César. 

Corneille, Polyeucte, vers 227-228. 

C'est m'exposer en butte aux fureurs de Marcelle, 
Au pouvoir de son frère, au courroux des Césars, 
Et pour un vain effort courir mille hasards. 

Corneille, Théodore, vers 1741-1742. 

�2�Q���Q�R�W�H�U�D���T�X�¶�D�X��XVII e siècle la consonne latente finale du radical avait 
tendance à disparaître quand la terminaison était au pluriel : ainsi, on trouve 
�G�D�Q�V���O�D���J�U�D�S�K�L�H���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H��momens, sermens au pluriel, et moment, serment 
au singulier. Cette variante graphique entre le pluriel et le singulier peut 
aussi nous indiquer que le t fina�O���V�¶�p�W�D�L�W���G�p�M�j���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���D�I�I�D�L�E�O�L�����*�U�k�F�H���j���F�H�W��
artifice, plus grande était la ressemblance graphique entre les mots qui au 
singulier ne pouvaient rimer ensemble. Le genre et le nombre de la 
�W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �R�Q�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�� �V�X�U�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �Ges 
groupes consonantiques. 

�/�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �G�R�Q�Q�p�H�� �G�H�� �F�H�V�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V��
latentes est la suivante :  

Les règles conçues par les théoriciens du début du XVII e siècle et les usages 
établis à leur suite peuvent se résumer dans cette formule : seules peuvent rimer 
�O�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �p�F�U�L�W�H�V�� �T�X�L�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �D�X�V�V�L�� �I�R�U�P�H�U�D�L�H�Q�W���X�Q�H���U�L�P�H���S�X�U�H���� �&�¶�H�V�W��

                                                 
53 Se pose la question de la prononciation des noms propres comme Mars ou Titus : 

étaient-ils prononcés sans le s�����R�X���Q�¶�p�W�D�L�W-�F�H���T�X�¶�X�Q�H���U�L�P�H���S�R�X�U���O�¶�°�L�O ?  
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�G�R�Q�F�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�� �T�X�L�� �S�D�U�D�v�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �H�W�� �Q�R�Q�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �T�X�L��
importe. 

[Elwert, 1965, p. 99]. 

Ainsi, en situation de liaison, les consonnes t et d, sont réalisées par [t] ; 
c et g par [k] et s, z et x par [z]. On explique ainsi que Césars puisse rimer 
avec hasards, mais pas César avec hasard, que corps puisse rimer avec 
efforts... 

Les ans, qui m'ont usé l'esprit comme le corps, 
Abattraient tous les deux sous les moindres efforts ;  

Corneille, Pulchérie, vers 575-576. 

�/�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �O�D�W�H�Q�W�H�V�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �X�Q�H��
réalisation phonique potentielle, sans doute jamais réalisée, puisque la 
�O�L�D�L�V�R�Q���Q�H���V�H���I�D�L�W���M�D�P�D�L�V���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���V�X�U���O�H���Y�H�U�V���V�X�L�Y�D�Q�W�����V�L���O�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H���O�H 
vers constitue un mot phonologique54���� �/�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Y�H�U�V�� �j��
�O�¶�D�X�W�U�H�� �U�H�Q�G�� �S�H�X�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �U�H�P�D�U�T�X�H�U��
Cornulier55 [1995, p. �������@�����'�D�Q�V���O�D���W�U�D�G�L�W�L�R�Q���G�H���0�D�U�W�L�Q�R�Q�����L�O���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�¶�D�X 
XVII e siècle tous les signes graphiques se prononçaient y compris les 
consonnes finales (les oppositions voisé/non voisé, m/n étant neutralisées), 
�F�H�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�� �L�Q�X�W�L�O�H�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L��
considérer comme nous le suggère justement B. Habert, que les 
équivalences de consonnes latentes peuvent être interprétées comme une 
�P�p�P�R�L�U�H���G�¶�X�Q���p�W�D�W���D�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���O�D�Q�J�X�H�� 

�1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �S�O�X�V�� �W�D�U�G�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D��
�T�X�D�V�L�P�H�Q�W���M�D�P�D�L�V���G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H��t et d, entre c et g... Si les consonnes 
dites latentes étaient encore prononcées au XVII e siècle comme les 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���L�Q�W�H�U�Q�H�V���� �L�O���V�H�U�D�L�W���p�W�R�Q�Q�D�Q�W���T�X�¶�X�Q��t puisse être équivalent à un d, 
un c à un g���������3�R�X�U���W�H�Q�L�U���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���S�K�R�Q�L�T�X�H���G�H���O�D���U�L�P�H�����L�O���I�D�X�W���D�G�P�H�W�W�U�H���X�Q��
affaiblissement de ces consonnes finales. 

                                                 
54 Milner [1974, 1982] pose comme principe constituant que le vers peut être 

considéré comme un mot phonologique et que toutes les règles phonologiques qui 
�J�R�X�Y�H�U�Q�H�Q�W���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�X���H���P�X�H�W���H�W���G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���D�X���Y�H�U�V�����$�L�Q�V�L����
�H�Q���O�D�Q�J�X�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���V�H���I�D�L�W���W�R�X�M�R�X�U�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���P�D�L�V���M�D�P�D�L�V���G�¶�X�Q��
�P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �(n transposant, Milner pose que toutes les liaisons se font à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V���P�D�L�V���M�D�P�D�L�V���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���j���O�¶�D�X�W�U�H����cf. chapitre 0). Le mot phonologique est 
�j���O�D���I�R�L�V���X�Q�H���X�Q�L�W�p���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���H�W���X�Q���X�Q�L�W�p���G�¶�L�Q�W�R�Q�D�W�L�R�Q�� 

55 Cette idée ne tient pas, selon lui, pour trois raisons : inexactitude descriptive 
(Madrid/esprit) ; paradoxe métrique (pas de liaison de vers à vers) et un anachronisme 
���V�H�O�R�Q���O�X�L�����O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���I�L�Q�D�O�H�V���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���D�P�X�w�H�V�����F�H���T�X�L���U�H�V�W�H���j���G�p�P�R�Q�W�U�H�U���� 
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�1�R�X�V�� �U�H�S�U�H�Q�R�Q�V�� �G�R�Q�F�� �O�D�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�(�O�Z�H�U�W���� �T�X�L�� �D�� �S�R�X�U�� �G�p�I�D�X�W�� �G�H��
�V�L�P�X�O�H�U�� �X�Q�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �O�j�� �R�•�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �Q�¶�H�Q�� �I�D�L�W�� �M�D�P�D�L�V���� �P�D�L�V�� �T�X�L�� �D�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H��
efficacité descriptive :  

Deux groupes consonantiques en fin de vers sont équivalents si et 
seulement si, en cas de liaison, la réalisation de la consonne latente est 
identique. 

 

La décomposition de la rime en VCT nous permet de mieux catégoriser 
et observer les différents groupes de mots-rimes. 

III.3.2.  Le rôle de la graphie  

Nous connaissons mal la prononciation du français au XVII e siècle. Il 
�S�D�U�D�v�W���H�Q���W�R�X�W���F�D�V���p�Y�L�G�H�Q�W���T�X�H���O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���O�H���V�L�P�S�O�H���U�H�I�O�H�W���G�H���O�D��
prononciation �����S�R�X�U���Q�H���S�U�H�Q�G�U�H���T�X�¶�X�Q���H�[�H�P�S�O�H�����L�O���Q�H���U�H�V�W�H���S�O�X�V���G�H���W�U�D�F�H���G�X��s 
implosif devant consonne à partir du XIII e siècl�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �P�R�Q�W�U�p��
Cerquiglini [1995, p. 26-�����@���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H����
�/�H�V���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V���R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���R�E�V�H�U�Y�H���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V����encor/encore, 
hasar/hasard) �Q�R�X�V���F�R�Q�I�L�U�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���I�L�Q�D�O�H�V���p�W�D�L�H�Q�W��
pour une large part latentes, ainsi que les e muets en fin de mots. 

�,�O�� �V�¶�H�Q�V�X�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �J�H�Q�U�H�� �H�W�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �Q�H�� �G�H�Y�D�L�H�Q�W�� �G�p�M�j��
�S�O�X�V�� �r�W�U�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�R�U�H�L�O�O�H���� �(�Q�� �W�R�X�W�� �F�D�V���� �H�O�O�H�V�� �Q�H�� �O�H�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �S�R�X�U��
nous. Certes, Bernardy [1986] et Milner et Regnault [1987] recommandent 
�S�R�X�U�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U�� �O�H�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �9�� �G�H�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �9�H���� �G�¶�D�O�O�R�Q�J�H�U�� �O�D��
�Y�R�\�H�O�O�H�� �9�� �T�X�L�� �S�U�p�F�q�G�H�� ���D�P�L���D�P�L�H���������� �0�D�L�V�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�¶�R�U�H�L�O�O�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W-elle 
distinguer connue de connues, ou absolu de absolus, qui ne peuvent 
pourtant pas rimer ensemble ? Seule la mise en situation de liaison met en 
évidence la différence. La rime a une dimension graphique évidente, 
�S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W��
�S�O�X�V���H�W���Q�H���V�R�Q�W���S�O�X�V���S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�V���S�D�U���O�¶�R�U�H�L�O�O�H�� 

 

Les différe�Q�F�H�V���H�Q���J�H�Q�U�H���H�W���Q�R�P�E�U�H���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���O�H�V���V�H�X�O�H�V���T�X�¶�L�O���Q�R�X�V���V�R�L�W��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���� �,�O�� �H�Q�� �H�V�W�� �G�H�� �P�r�P�H�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V��
terminaisons masculines avec consonnes latentes. Ainsi, trésor ne peut 
rimer avec mort alors que les réalisations phonétiques ont de grandes 
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�F�K�D�Q�F�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�K�R�Q�q�P�H�V�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �U�L�P�H�U�� �H�Q�V�H�P�E�O�H��
�V�¶�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �J�U�D�S�K�L�H�� ��au ne rime quasiment jamais avec eau). 
�3�O�X�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�V�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�V�� �F�R�X�S�O�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V�� �U�L�P�H�V�� �H�W��
�S�O�X�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �O�¶�H�[�D�P�H�Q�� �Ges éditions originales montre une nette préférence 
pour la ressemblance graphique de la séquence VCT. Cela devrait être 
�D�Q�D�O�\�V�p���S�O�X�V���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���p�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�p�S�R�T�X�H�� 

Il y a, en effet, chez Corneille et Racine, un réel souci de cohérence 
dans le système de la rime. Ils utilisent ou créent des variantes 
�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �P�D�L�Q�W�H�Q�L�U�� �O�D�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �S�U�R�X�Y�D�Q�W��
�H�Q�F�R�U�H�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�D�� �J�U�D�S�K�L�H���� �1�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
variations graphiques encor/encore, die/dise, hasar/hasard. 

Le�V�� �Y�D�U�L�D�Q�W�H�V�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �P�R�E�L�O�L�V�p�H�V�� �S�R�X�U�� �H�Q�U�L�F�K�L�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
�J�U�D�S�K�L�T�X�H�����$�L�Q�V�L�����F�K�H�]���5�D�F�L�Q�H�����G�¶�D�S�U�q�V���O�¶�p�G�L�W�L�R�Q���G�H���3�L�H�U�U�H���0�p�O�q�V�H�����R�Q���W�U�R�X�Y�H��
pour paraître et ses dérivés trois orthographes selon le contexte à la rime :  

�&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���O�j���F�H�W�W�H���D�U�G�H�X�U���T�X�¶�Ll me faisoit paraistre ?  
Cet humble Adorateur se déclare mon Maistre :  

Racine, Alexandre le Grand, vers 681-683, éd. P. Mélèse. 

�$�Y�D�Q�W���T�X�H���V�X�U���V�H�V���E�R�U�G�V���O�¶�,�Q�G�H���P�H���Y�v�W���S�D�U�R�L�V�W�U�H�� 
�/�¶�p�F�O�D�W���G�H���V�D���Y�H�U�W�X���P�H���O�¶�D�Y�R�L�W���I�D�L�W���F�R�Q�Q�R�L�V�W�U�H�� 

Racine, Alexandre le Grand, vers 1013-1014, éd. P. Mélèse. 

Si je leur donne temps, ils pourront comparestre. 
Çà, pour nous élargir, sautons par la fenestre. 

Racine, Les Plaideurs, vers 63-64, éd. P. Mélèse. 

�/�D�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H��
des deux rimes, même si celle-�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �D�V�V�X�U�H�U�� �O�D��
�T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�D���U�L�P�H���S�X�L�V�T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���D�X�V�V�L :  

�1�R�Q�����M�H���Q�H���Y�R�X�V���F�U�R�\���S�R�L�Q�W�����0�D�L�V���T�X�R�\���T�X�¶�L�O���H�Q���S�X�L�V�V�H���H�V�W�U�H�� 
Pour jamais à mes yeux gardez-vous de paraistre. 

Racine, Bérénice, vers 915-916, éd. P. Mélèse. 

�%�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���G�H���F�H�V���Y�D�U�L�D�Q�W�H�V���R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���T�X�L���D�X�J�P�H�Q�W�H�Q�W��
la ressemblance graphique des vers apparaissent chez Racine :  
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Helas �����V�¶�L�O���H�V�W�R�L�W���Y�U�D�\���������0�D�L�V���Q�R�Q�����L�O���D���F�H�Q�W���I�R�L�V 
Rassuré mon amour contre leurs dures Lois. 

Racine, Bérénice, vers 641-642, éd. P. Mélèse. 

�,�Q�Y�L�V�L�E�O�H���G�¶�D�E�R�U�G���H�O�O�H���H�Q�W�H�Q�G�R�L�W���P�D���Y�R�L�[�� 
Et craignoit du Serrail les rigoureuses loix. 

Racine, Bajazet, vers 203-204, éd. P. Mélèse. 

A travers ces phénomènes se manifeste dans la pratique de nos deux 
�S�R�q�W�H�V�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�Xne esthétique graphique de la rime56���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
sonore ne suffit pas à faire la rime57. 

III.4.  LE ROLE DE LA CONSONN E D'APPUI  

�1�R�X�V�� �D�E�R�U�G�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �V�H�F�W�L�R�Q�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�X�� �S�K�R�Q�q�P�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �F�H�� �T�X�L��
nous conduira à mettre en évidence une hiérarchie des voyelles, le rôle de la 
consistance graphique de la rime, celui de la qualité syntaxique du 
morphème final et celui de la fréquence du vocabulaire. 

Le vers alexandrin dans le �5�R�P�D�Q�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H est organisé en laisses, 
strophes de longueur variable de vers de même mètre. Tous les vers de la 
�O�D�L�V�V�H���R�Q�W���O�D���P�r�P�H���U�L�P�H�����&�H�W�W�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�Q���O�D�L�V�V�H�V���I�D�F�L�O�L�W�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
�G�H�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�D�Q�W�� �O�D�� �U�L�P�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �D�X�[��
finales des vers de la laisse. 

Un parcours du �5�R�P�D�Q�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H montre que la rime est constituée 
de la voyelle occupant la dernière position et de son environnement droit, à 
�V�D�Y�R�L�U�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L�� �V�X�L�W�� �F�H�W�W�H�� �Y�R�\�H�O�O�H���� �/�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �J�D�X�F�K�H���� �T�X�D�Q�G�� �L�O��
�V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H���� �Q�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�L�P�H���� �/�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �H�V�W��
limitée à VCT. En revanche, la semi-voyelle précédant la voyelle V fait 
toujours partie de la rime. Le point de départ de la rime est invariant : 
voyelle ou semi-voyelle et tout ce qui suit. La rime dans les laisses du 
�U�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H���S�R�U�W�H���V�X�U���9�&�7���R�X���*�9�&�7���� �R�•�� �9�� �H�V�W���O�H���Q�R�\�Du vocalique 
de la dernière position métrique et G la semi-voyelle, C le groupement 
consonantique et T la terminaison. 

                                                 
56 Il faudrait �S�R�X�Y�R�L�U�� �U�H�P�R�Q�W�H�U�� �D�X�[�� �P�D�Q�X�V�F�U�L�W�V�� �S�R�X�U�� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶�X�Q��

�H�I�I�R�U�W���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U�����H�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�P�S�U�L�P�H�X�U�� 
57 �&�H�W�W�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�H���M�R�X�H�U���D�Y�H�F���O�D���J�U�D�S�K�L�H���S�R�X�U���T�X�H���O�D���U�L�P�H���S�R�X�U���O�¶�°�L�O���V�R�L�W���P�H�L�O�O�H�X�U�H���D��

été observée par G. Lote (cité par Aroui [1996]) chez les poètes du XVI e au XVIII e siècles. 
�/�R�W�H�� �Q�R�W�H�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�V�V�H�P�E�O�D�Q�F�H�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V��
systématique. 
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Dans le vers classique, plus précisément dans le vers de Corneille et 
Racine, la définition du contenu de la rime se complexifie et varie selon la 
�Q�D�W�X�U�H���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���T�X�L���H�V�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�����$�L�Q�V�L�����O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
des groupes de mots-rimes chez Corneille et Racine, et plus précisément 
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �H�Q�� �U�p�V�H�D�X���� �Q�R�X�V�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�L�� �S�U�p�F�q�G�H�� �O�D�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �Y�R�\�H�O�O�H��
métrique peut jouer un �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�L�P�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �L�O��
�Q�¶�\�� �D���� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �9�&�7�� �G�R�Q�Q�p�H���� �T�X�¶�X�Q�� �V�H�X�O�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes, 
parfois, il y a quasiment autant de groupes que de consonnes à gauche de la 
séquence. 

Dans quels cas et comment intervient la conson�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L ?  

Nous avons cherché à tester les quatre hypothèses suivantes :  

�/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�R�V�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�H�� �K�L�p�U�D�U�F�K�L�H�� �G�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V���� �O�L�p�H�� �j�� �O�H�X�U��
intensité dans la réalisation acoustique et à leur épaisseur graphique. En 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���V�X�U���F�H�W�W�H���p�F�K�H�O�O�H�����O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��
est plus ou moins nécessaire. Autrement dit, plus une voyelle a une saillance 
�p�O�H�Y�p�H���� �P�R�L�Q�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �\��
ait rime. 

�/�D���V�H�F�R�Q�G�H���K�\�S�R�W�K�q�V�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���G�L�U�H���T�X�H���S�O�X�V���O�¶environnement droit de 
la voyelle est maigre (faible nombre de graphèmes), plus il faut un 
�U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���J�D�X�F�K�H���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�� 

La troisième, déjà reconnue dans les traités de métrique, consiste à dire 
que, lorsque la fin de vers coïncide avec un morphème grammatical, la rime 
�G�R�L�W���V�¶�p�W�H�Q�G�U�H���V�X�U���O�D���J�D�X�F�K�H���H�W���L�Q�F�O�X�U�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� 

Enfin, la quatrième pose que plus le nombre de mots partageant la 
�P�r�P�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �H�V�W�� �p�O�H�Y�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p���� �S�O�X�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��de la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�H���� �/�D�� �U�L�F�K�H�V�V�H�� �G�X�� �Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H��
�W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�R�Q�Q�p�H���D�X�U�D�L�W���X�Q�H���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���V�X�U���O�H���U�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� 

Nous évoquerons enfin le rôle joué par la glissante dans la rime. 

Comme le faisait remarquer Dominique Billy,  
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La caractérologie des types [de rime] revêt un caractère hétéroclite, des critères 
graphiques, parfois grammaticaux, etc. intervenant à côté de critères phoniques 
et statistiques qui prévalent et constituent le complexe central à travers lequel est 
recherchée cette valeur moyenne (...) où la pauvreté phonétique est rachetée par 
la rareté et inversement. 

[Billy, 1984, p. 75]. 

Nous cherchons donc à démêler les différentes composantes qui influent 
�V�X�U���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D���U�L�P�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�¶�H�[�D�P�H�Q���H�P�S�L�U�L�T�X�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q������ 000 
couples de mots-rimes. 

III.4.1.  Hiérarchie des voyelles  

�3�R�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �O�L�P�L�W�p�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �j�� �F�L�Q�T��
ensembles de groupes de mots-rimes : les voyelles nues (terminaison 
�P�D�V�F�X�O�L�Q�H�����V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H�������O�H�V���Y�R�\�H�O�O�H�V���Q�X�H�V���V�X�L�Y�L�H�V���G�¶�X�Q�H terminaison féminine 
�V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H�� ���9�H������ �O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �Q�X�H�V�� �V�X�L�Y�L�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �P�D�V�F�X�O�L�Q�H��
�S�O�X�U�L�H�O�O�H�� ���9�V������ �O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �Q�X�H�V�� �V�X�L�Y�L�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �I�p�P�L�Q�L�Q�H����
plurielle (Ves) et enfin les voyelles suivies de la consonne r (VT où T { , 
e, s, es}, VC où C=r). Autrement dit, pour les quatre premiers ensembles, il 
�Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�� �F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �U�L�P�H�� �H�W�� �O�D��
terminaison. 

Pour chacun de ces ensembles nous avons regardé quelle était la 
proportion de couples de mots-rimes dans lesquel�V���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���p�W�D�L�W��
différente. 
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voyelle  
p. 12 

nb de 
groupes de 
mots-rimes 

nb 
mots 

nb de couples 
de mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

é 39 539 1315 1 0 
i 15 82 280 1 0 
u 4 61 263 7 3 
a 14 40 34 2 6 
eu58 2 11 86 46 53 
eau 1 24 86 62 72 
oi 1 22 836 815 97 
ui 1 6 319 318 100 
ai 4 8 6 1 - 

Clef de lecture : la rime u apparaît dans quatre groupes de mots-rimes qui 
regroupent 61 mots différents et constituent 263 couples de mots-
�U�L�P�H�V���� �3�D�U�P�L���F�H�V���F�R�X�S�O�H�V�����O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L est différente dans 7 
couples (3%). 

Tableau 13�����3�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���S�R�X�U���O�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9 

Dans le vers de Corneille et Racine, deux mots en é ne peuvent rimer 
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �T�X�H�� �V�L�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H���� �(�W�� �V�L�� �O�D��voyelle est 
�S�U�p�F�p�G�p�H���S�D�U���S�O�X�V���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�����L�O���\���D���X�Q�H���Q�H�W�W�H���S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���S�R�X�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
de tout le groupe consonantique précédant. On trouve de manière 
exceptionnelle :  

Et quand par des voleurs il fut assassiné, 
Ce digne favori l'avait accompagné. 

Corneille, �¯�G�L�S�H, vers 995-996. 

�6�H�L�J�Q�H�X�U�����P�R�Q���V�D�Q�J���P�¶�H�V�W���F�K�H�U�����O�H���Y�{�W�U�H���P�¶�H�V�W���V�Dcré :  
Serai-je sacrilège, ou bien dénaturé ?  

Racine, La Thébaïde, vers 57-58. 

�,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �T�X�¶�X�Q�� �X�Q�L�T�X�H�� �H�[�H�P�S�O�H�� �R�•�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �J�D�X�F�K�H�� �H�V�W��
différent pour une terminaison en é :  

�&�H�W���K�H�X�U�H�X�[���W�H�P�S�V���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V�����7�R�X�W���D���F�K�D�Q�J�p���G�H���I�D�F�H�� 
Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé 
La fille de Minos et de Pasiphaé. 

Racine, Phèdre, vers 35-36. 

�,�O���H�V�W���S�H�X���S�U�R�E�D�E�O�H���T�X�¶�D�X��XVII e �V�L�q�F�O�H���X�Q���\�R�G���>�M�@���V�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�H���H�Q�W�U�H���O�H��a et 
le é de Pasiphaé. Ces vers sont donc exceptionnels par leur traitement de la 
rime. 

                                                 
58 �/�¶�X�Q���G�H�V���J�U�R�X�S�H�V���G�H���P�R�W�V-rimes correspond au rimème eu�����O�¶�D�X�W�U�H���j��ieu : jamais un 

mot en eu ne rime avec un mot en ieu. 
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Il en est quasiment de même pour les rimes en i que pour les rimes en é : la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�� �V�D�X�I�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�V���� �V�L�W�X�p�� �G�D�Q�V��Les 
Plaideurs :  

Ma robe vous fait honte : un fils de juge ! Ah, fi  !  
Tu fais le gentilhomme. Hé ! Dandin, mon ami, 

Racine, Les Plaideurs, vers 89-90. 

Le u nu est à peine plus vigoureux : sur 263 couples de mots-rimes en u, 
�L�O���\���D���V�H�S�W���F�D�V���R�•���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H����voulu rime avec pu, qui 
ailleurs rime avec vu, qui rime avec tribu, interrompu, vaincu...). La 
Figure 7 montre bien comment ce groupe de mots-�U�L�P�H�V���V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H���H�Q���V�R�X�V-
groupes (cliques) rarement connectés entre eux �����F�¶�H�V�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���F�D�V��
pour les terminaisons en �±du, �±tu, et �±lu. Certains termes jouent le rôle de 
connecteurs entre ces cliques : rendu, tu, pu, vu, voulu. Voici quelques vers 
�j���W�L�W�U�H���G�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q :  

�0�D�L�V���F�H�W���H�Q�I�D�Q�W���I�D�W�D�O�����$�E�Q�H�U�����Y�R�X�V���O�¶�D�Y�H�]���Yu :  
Quel est-il  ? de quel sang ? et de quelle tribu ?  

Racine, Athalie, vers 545-546. 

�4�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���S�D�V�V�p �"���T�X�¶�D�V-tu vu ? que sais-tu ?  
�'�H�S�X�L�V���T�X�H�O���W�H�P�S�V�����S�R�X�U�T�X�R�L�����F�R�P�P�H�Q�W���W�¶�H�V-tu rendu ?  

Racine, Mithridate, vers 481-482. 

�2�Q���Q�R�W�H�U�D���T�X�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[���F�D�V���O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���G�¶�D�S�S�X�L���Q�H���G�L�I�I�q�U�H�Q�W que 
�S�D�U���O�H���W�U�D�L�W���Y�R�L�V�p���Q�R�Q���Y�R�L�V�p�����&�H���W�\�S�H���G�H���U�L�P�H�V���V�D�Q�V���D�S�S�X�L���Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W���T�X�H���F�K�H�]��
Racine. Corneille utilise même les ressorts de la liaison pour éviter une rime 
aussi nue :  
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Permettez... 
ANGELIQUE. 
 Cependant, à qui me laisses-tu ?  
Tu frustres donc mes �Y�°�X�[���G�H���O�
�H�V�S�R�L�U���T�X�
�L�O�V���R�Qt eu, 

Corneille, La Place royale, vers 1079-1080. 

 

Figure 7. Le réseau des mots-rimes en u 

Pour la voyelle a���� �O�H�V�� �F�D�V�� �R�•�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �V�R�Q�W��
également marginaux : les deux exemples proviennent des Plaideurs. 

CHICANNEAU. 
Hé ! Ne te fâche point. 
ISABELLE. 
 Adieu, monsieur. 
ACTE_II, SCéNE_IV 
L'INTIME.  
  Or çà, 
Verbalisons. 
CHICANNEAU. 
 Monsieur, de grâce, excusez-la :  

Racine, Les Plaideurs, vers 373-374. 
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Et voilà comme on fait les bonnes maisons. Va, 
�7�X���Q�H���V�H�U�D�V���T�X�¶�X�Q���V�R�W�� 
LEANDRE. 
 Vous vous morfondez là, 

Racine, Les Plaideurs, vers 109-110. 

 

�'�q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�D�V�V�H�� �j�� �G�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�p�H�V�� �S�D�U��
�G�L�J�U�D�S�K�H�V�� �R�X�� �W�U�L�J�U�D�S�K�H�V���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �G�Hvient, au 
�F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H���� �/�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �V�H�P�E�O�H�� �G�R�Q�F��
�M�R�X�H�U�� �X�Q�� �U�{�O�H���� �$�L�Q�V�L���� �G�q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q��
graphème, on a plus de 70 % de couples de mots-rimes avec des consonnes 
�G�¶�D�S�S�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�����D�O�R�U�V���T�X�H���S�R�X�U���O�H�V���Y�R�\�H�O�O�H�V���G�¶�X�Q�H���O�H�W�W�U�H���R�Q���D���H�Q���P�R�L�Q�V���G�H��
14 %. 

 

Pour les groupes de mots-�U�L�P�H�V�� �H�Q�� �9�H���� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L��
varie en fonction de la voyelle, comme précédemment. 

 
voyelle  
p. 12 

nb de 
groupes de 
mots-rimes 

nb 
mots 

nb de couples 
de mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

ée 41 423 554 2 0 
ie 6 209 940 189 20 
ue 1 71 299 140 47 
oie 1 16 175 160 91 
oue 1 8 14 13 93 
aie 2 7 8 7 - 

Tableau 14�����3�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���S�R�X�U���O�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�H 

Pour les terminaisons en ée���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W��
systématique. Elle ne souffre que deux exceptions, équivalence entre un p et 
un b, et entre un v et un f (ph), qui ne diffèrent que par le trait voisé/non 
voisé :  

�(�O�O�H���V�¶�H�Q���H�V�W�����V�H�L�J�Q�H�X�U�����P�R�U�W�H�Olement frappée, 
Et dans son sang, hélas ! Elle est soudain tombée. 

Racine, La Thébaïde, vers 1469-1470. 

�4�X�D�Q�G���M�H���V�X�V���T�X�¶�j���V�R�Q���O�L�W���0�R�Q�L�P�H���U�p�V�H�Uvée, 
Avait pris, avec toi, le chemin de Nymphée !  

Racine, Mithridate, vers 59-60. 
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En revanche pour i, le nombre �G�H�V���F�D�V���D�Y�H�F���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H��
est sensiblement plus élevé que pour les terminaisons masculines. Est ainsi 
�F�U�H�X�V�p���O�¶�p�F�D�U�W���H�Q�W�U�H���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H��é et de i. 

Les deux tableaux suivants portent sur les terminaisons plurielles 
(masculines et féminines) :  

 
voyelle  
p. 12 

nb de groupes 
de mots-rimes 

nb mots nb de couples de 
mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

ées 26 97 115 0 0 
ies 11 43 42 7 17 
ues 3 13 13 4 31 
aies 1 2 4 0 - 

Tableau 15. Présence de la c�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���S�R�X�U���O�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�H�V 

 
voyelle  
p. 12 

nb de 
groupes de 
mots-rimes 

nb 
mots 

nb de couples 
de mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

és/ez 76 482 557 0 0 
eux 1 83 968 185 19 
is 9 130 588 137 23 
us 4 76 230 109 47 
as 1 42 534 295 55 
os 1 18 73 55 75 
ais/es/ets
/aits 

3 62 317 244 77 

eaux/au
x 

3 32 68 54 79 

ois/oix 1 36 402 381 95 
ous/oux 1 18 931 915 98 

Tableau 16�����3�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���S�R�X�U���O�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�V 

Roubaud [communication per�V�R�Q�Q�H�O�O�H�@���D���U�H�F�K�H�U�F�K�p���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�H�[�W�H�V��
du XVII e siècle des cas de rimes non soutenues pour les terminaisons en -é, 
-ée, -és, -ées, -er, -a, -i, -u�����/�H�V���F�D�V���V�R�Q�W���U�D�U�H�V�����j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���/�D���)�R�Q�W�D�L�Q�H����
�T�X�L���Q�¶�D���Y�L�V�L�E�O�H�P�H�Q�W���S�D�V���X�Q���X�V�D�J�H���© classique » de la rime59. 

                                                 
59 Garni rime avec vi dans �/�¶�e�W�R�X�U�G�L de Molière ; souci avec transi dans la Diane de 

Rotrou ; Thésée avec épée, renommée et embarrassée dans Phèdre et Hippolyte de Pradon ; 
cheminée avec enfumée, échoué avec Cimothoé, égarée avec Anthée dans le Virgile travesti 
de Scarron ; cela  avec plaira chez Montfleury, finira avec cela chez Donneau de Visé et 
�F�¶�H�V�W���j���S�H�X���S�U�q�V���W�R�X�W���V�X�U���X�Q�H���W�U�H�Q�W�D�L�Q�H���G�¶�°�X�Y�U�H�V���H�[�D�P�L�Q�p�H�V���S�D�U���5�R�X�E�D�X�G�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����G�D�Q�V��
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La richesse lexicale de chaque terminaison (cf. Figure 8�������F�¶�H�V�W-à-dire le 
nombre de mots différents qui la contiennent, a également une incidence sur 
�O�H���U�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� 

 
Clef de lecture : dans CORRAC, il y a 40 mots-rimes se terminant par a. Sur 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �F�R�X�S�O�H�V�� �G�H�� �P�R�W-rimes en a, 6 ���� �R�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �G�¶�D�S�S�X�L��
différentes. Pour é�����D�X�F�X�Q���F�R�X�S�O�H���Q�¶�D���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� 

Figure 8�����5�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�Q fonction de la richesse lexicale 
des terminaisons 

Les tableaux et la Figure 8 �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�U�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���V�H�O�R�Q���O�H�V���Y�R�\�H�O�O�H�V�����3�R�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V�����O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H��
�O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���S�O�X�V���I�U�p�T�X�H�Q�W�H���T�X�H���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V�����/�H���S�K�R�Q�q�P�H���>�H�@���D��
�X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���� �S�X�L�V�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�V���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H��
�G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���O�D���U�L�P�H �����F�¶�H�V�W���O�H���V�H�X�O���S�K�R�Q�q�P�H���T�X�L���Q�H���S�H�X�W���j���O�X�L��
�V�H�X�O�� �I�R�U�P�H�U�� �X�Q�H�� �U�L�P�H���� �,�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �D�V�V�H�]�� �© fort » pour constituer la rime 
�P�r�P�H���G�D�Q�V���X�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���j���U�L�P�H�V���S�O�D�W�H�V�����F�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�H�V��

                                                                                                                            
les fables de La Fontaine, les exemples sont plus nombreux : chargé rime avec relevé, 
félicité avec pelé, passé avec né, parlé avec gré, approchez avec entendez, écouter avec 
manger, comptez avec propriétés et prés ; là avec monta, précipita et échappa, éclata avec 
gens-là, �V�¶�p�F�U�L�D avec déjà. 
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autres voyelles. Il apparaît donc une hiérarchie entre les voyelles, dans 
laquelle le [e] a une très faible consistance, très supérieure cependant au e 
�P�X�H�W���T�X�L���Q�H���S�H�X�W���P�r�P�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���O�H���V�W�D�W�X�W���G�H���F�°�X�U���G�H���U�L�P�H���� �&�H�F�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H��
une première évolution par rapport au �5�R�P�D�Q�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H dans lequel le 
graphème e suffisait à lui seul à constituer la rime. 

Pour les autres voyelles, la proportion de couples de mots-rimes avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���H�V�W���D�V�V�H�]���Y�D�U�L�D�E�O�H���H�W���S�R�X�U�U�D�L�W���U�p�Y�p�O�H�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H��
�G�¶�X�Q�H���K�L�p�U�D�U�F�K�L�H���G�H�V���S�R�L�G�V���G�H�V���Y�R�\�H�O�O�H�V : plus une voyelle a un poids élevé, 
�S�O�X�V���H�O�O�H���D���G�H���F�K�D�Q�F�H�V���G�¶�r�W�U�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���O�D���U�L�P�H�����W�R�X�M�R�X�U�V���D�Y�H�F��
équiv�D�O�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�U�R�L�W�������6�R�L�W���I���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���T�X�L���S�R�X�U���X�Q�H���U�L�P�H��
donnée indique le taux de couples de mots-�U�L�P�H�V�� �D�Y�H�F�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �G�¶�D�S�S�X�L��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �Q�R�V�� �W�D�E�O�H�D�X�[���� �Q�R�X�V�� �Y�R�\�R�Q�V�� �T�X�H�� �I���p���� ���� �I���L���� ���� �I���X���� ���� �I���D������
que f(ée) < f(ie) < f(ue), que f(és) < f(is) < f(us) < f(os) < f(as), que f(ées) < 
f(ies) < f(ues)... Le vers classique fait donc apparaître une hiérarchisation 
entre les voyelles pour la rime. 

III.4.2.  Principe de consistance graphique 
minimale  

Tout se passe comme si dans la rime un principe de consistance 
�J�U�D�S�K�L�T�X�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���p�W�D�L�W���j���O�¶�°�X�Y�U�H�����3�O�X�V���O�D���V�p�T�X�H�Q�F�H���9�&�7���R�F�F�X�S�H���X�Q���H�V�S�D�F�H��
�J�U�D�S�K�L�T�X�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����P�R�L�Q�V���O�H���U�H�F�R�X�U�V���j���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H����
�8�Q���M�H�X���V�X�E�W�L�O���G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���H�Q�W�U�H���9�����&���H�W���7���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� 

Deux catégories de faits confirment cette hypothèse. 

Premièrement, les tableaux précédents et la Figure 8 montrent que plus 
�O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� ���O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W��
orthographiée par une, deux ou trois lettres) est grande, plus elle est 
�D�X�W�R�Q�R�P�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H���� �T�X�D�Q�G�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H��
�I�L�Q�D�O�H�� �H�V�W�� �Q�X�H���� �L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �W�U�q�V�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D��
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �F�R�P�S�R�V�p�H�V�� �G�H��
plusieurs graphèmes. Ces dernières occupent un espace suffisant pour 
constituer la rime à elles seules. Ici encore, la graphie joue son rôle de 
différenciation entre les voyelles métriques. 

 

�'�H�X�[�L�q�P�H�P�H�Q�W���F�H�V���W�D�E�O�H�D�X�[���P�R�Q�W�U�H�Q�W���O�H���U�{�O�H���T�X�H���M�R�X�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
droit de la voyelle. Plus �L�O���H�V�W���U�L�F�K�H�����P�R�L�Q�V���O�H���U�H�F�R�X�U�V���j���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��
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est fréquent. Reprenons dans les tableaux précédents les voyelles é, i, u, 
suivies des terminaisons , e et s (pour les terminaisons es, les effectifs sont 
trop faibles). Pour i et u, la proportion de c�R�X�S�O�H�V�� �V�D�Q�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L��
identique est plus élevée quand la terminaison est féminine ou masculine 
plurielle que quand la voyelle est nue (terminaison masculine). 

Voyelle 
p. 12 

% Voyelle 
p. 12 

% Voyelle 
p. 12 

% Voyelle 
p. 12 

% 

é 0 ée 0 és/ez 0 ées 0 
i 0 ie 20 is 23 ies 17 
u 3 ue 47 us 47 ues 31 

Par ailleurs, nous avons vu que chez Corneille, dans les finales en u, la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �p�W�D�L�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �G�q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �H�V�W��
�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �j�� �G�U�R�L�W�H���� �P�r�P�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �Q�¶�D�� �S�O�X�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W recours à la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L :  

Et par l'objet présent les sentiments émus 
N'attendent pas toujours des rois qu'on n'a point vus. 

Corneille, Suréna, vers 399-400. 

 

�/�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �X�Q�� �S�H�X�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �U�L�P�H�V�� �H�Q��i 
confirme cette hypothèse : dans le groupe de mots-rimes en ire (VCT=ire), 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H�� �������������� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W��
systématique pour le groupe i (VCT=i ), de 80% pour le groupe ie... 
Séquence 

VCT 
nb de groupes 
de mots-rimes 

nb mots nb de couples de 
mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

i 15 82 280 1 0 
ie 6 209 940 189 20 
ies 11 43 42 7 17 
is 9 130 588 137 23 
ir 6 123 777 29 4 
ire 1 48 510 340 67 
irs 1 8 102 68 67 
ise 1 39 126 95 75 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
groupes VCT, où C est représenté par au moins une consonne, semble assez 
minoritaire. 

�/�H�V�� �G�H�X�[�� �F�R�Q�V�W�D�W�V�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�V�� ���O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �P�R�L�Q�V��
nécessaire que la voyelle métrique est transcrite par un nombre élevé de 
�Y�R�\�H�O�O�H�V���H�W���T�X�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�U�R�L�W���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����P�R�Q�W�U�H�Q�W��
�T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �T�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �O�D�� �U�L�P�H�� �V�R�Q�W�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V���� �,�O��
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�I�D�X�W���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���X�Q�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���J�U�D�S�K�L�T�X�H���P�L�Q�L�P�D�O�H�����H�W���O�H���U�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H��
�G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U���F�H�W�W�H séquence quand la voyelle et son environnement 
droit ne sont pas suffisants. 

III.4.3.  Les morphèmes grammaticaux  

�/�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �Q�H�� �G�p�S�H�Q�G�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��
qualité de la voyelle, ni de la consistance de la séquence, elle dépend aussi 
de la qualité syntaxique de la terminaison. Quand la terminaison correspond 
�j�� �X�Q�� �P�R�U�S�K�q�P�H�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O���� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W��
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�����$�L�Q�V�L�����G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���J�U�R�X�S�H�V���G�H���P�R�W�V-rimes 
�T�X�L���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���j���G�H�V���Y�H�U�E�H�V���j���O�¶�L�P�S�D�U�I�D�L�W���Ru au conditionnel, la consonne 
�G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���L�G�H�Q�W�L�T�X�H :  

LYSE. 
Ai -je bien pris mon temps ?  
CLITON. 
 Le mieux qu'il se pouvait. 
C'est une honnête fille, et Dieu nous la devait :  

Corneille, La suite du Menteur, vers 169-170. 

Il m'assurait qu'Othon jamais ne m'obtiendrait, 
Et disait à demi qu'un refus nous perdrait. 

Corneille, Othon, vers 563-564. 

�'�H�� �P�r�P�H���� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I���� �O�H�V�� �F�D�V�� �R�•�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H��
�G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �V�R�Q�W�� �H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W�� �U�D�U�H�V�� ��cf. Tableau 17). Dans les 
groupes de mots-rimes en er et ir , la très grande majorité des mots-rimes 
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���j���G�H�V���Y�H�U�E�H�V���j���O�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I�����2�Q���W�U�R�X�Y�H���T�X�H�O�T�X�H�V���F�D�V���G�H���Q�R�P�V���H�W��
adjectifs : air, clair, amer, mer, Alger, Jupiter, cher, cocher, rocher, acier, 
coursier, dernier.... pour la séquence er ; plaisir, soupir, vizir... pour la 
séquence ir . 
voyelle  
p. 12 

groupe de 
mots-rimes 
(numéro) 

nb mots nb de couples de 
mots-rimes 

nb couples avec 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L��

différente 

% 

er/air 23 605 1948 2 ou 3 0 
ir 6 123 777 29 4 

Tableau 17�����7�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V���G�H���O�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I 

Pour les terminaisons en er, nous avions à peu près autant de groupes de 
mots-�U�L�P�H�V���T�X�H���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���G�¶�D�S�S�X�L���D�W�W�H�V�W�p�H�V�����8�Q���V�H�X�O���J�U�R�X�S�H���p�F�K�D�S�S�D�L�W���j��
�O�D�� �U�q�J�O�H���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �U�H�J�U�R�X�S�D�L�W�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �Iinissant en ner, der, gner, ler. La 
représentation en réseau du groupe des mots finissants en ner, der, ler, 
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montre la présence de sous-�U�p�V�H�D�X�[���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�p�V���S�D�U���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�W��
que les liens entre les sous-réseaux sont peu nombreux (cf. Figure 9). 

 

Figure 9. Le réseau des mots-rimes en der-ler-ner 

Le regroupement de ces sous-ensembles est principalement dû au mot 
air, qui acquiert par là même un statut très particulier :  

Pour Clarice et Lucrèce, elles en ont quelque air ;  
Philiste avec Alcippe y vient vous accorder ;  

Corneille, La suite du Menteur, vers 289-290. 

Examiner sa taille, et sa mine, et son air,  
Et voir quel est l'époux que je vous veux donner. 

Corneille, Le Menteur, vers 391-392. 

La foi que j'en reçus s'en est allée en l'air, 
Et ces traits de sa plume osent encor parler, 

Corneille, Mélite, vers 913-914. 

Les derniers vers montrent que ce mot échappe à notre hypothèse de 
�G�p�S�D�U�W�� ���O�D�� �U�L�P�H�� �Q�H�� �U�H�S�R�V�H�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �P�R�W������ �/�¶�D�U�Wicle élidé est 
constitutif de la rime, de même que le n de son qui retrouve sa valeur 
consonantique en situation de liaison. En revanche, dans les deux premiers 
�Y�H�U�V���� �L�O�� �H�V�W���F�O�D�L�U�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H���� �,�O���H�V�W���D�V�V�H�]��
significatif de constater que la liaison entre des groupes indépendants est 
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�I�D�L�W�H���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�¶�X�Q���V�H�X�O���P�R�W���T�X�L���G�L�I�I�q�U�H���S�D�U���O�D���J�U�D�S�K�L�H����air au lieu 
de er), par la prononciation ([´ r ] au lieu de [e]) mais aussi par sa catégorie 

syntaxique (nom versus �Y�H�U�E�H�� �j�� �O�¶�L�Q�Iinitif) de la très grande majorité des 
mots du groupe. Avec air���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �U�H�G�R�X�E�O�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �J�U�D�S�K�L�F�R-phonétique par une identité de terminaison 
grammaticale, ce qui serait le cas entre deux infinitifs en er, avec consonne 
�G�¶�D�S�S�X�L��différente. Nous avons aussi la preuve ici que la relation « rime 
avec �ª���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���W�U�D�Q�V�L�W�L�Y�H�����F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j���F�H���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�L�R�Q�V���S�R�V�p��
au départ. En effet, si donner peut rimer avec air et air avec parler, donner 
ne pourra jamais rimer avec parler. Deux terminaisons peuvent rimer 
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �j�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �S�D�V�� �G�X�� �P�r�P�H�� �P�R�U�S�K�q�P�H��
grammatical. 

Pour les terminaisons en ir , sur 744 couples de mots-rimes, 29 ont des 
consonnes distinctes. Remarquons que dans les couples du type haïr/obéir, 
nous �D�Y�R�Q�V���S�U�L�V���O�H���S�D�U�W�L���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�¶�L�O���\���D���X�Q���S�K�R�Q�q�P�H���F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H���¡����
�H�W���G�R�Q�F���T�X�H���O�H���S�K�R�Q�q�P�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���L�G�H�Q�W�L�T�X�H�� 

�6�X�U���F�H�V���������F�D�V�����V�H�X�O�V���G�H�X�[���I�R�Q�W���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���G�H�X�[���Y�H�U�E�H�V���j���O�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I����agir / 
obéir ; attendrir / rougir). 

Heureuse si mes pleurs vous peuvent attendrir, 
Une mère à vos pieds peut tomber sans rougir. 

Racine, Iphigénie, vers 931-932. 

�'�D�Q�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V���F�D�V�����O�¶�X�Q���G�H�V���G�H�X�[���P�H�P�E�U�H�V���G�X���J�U�R�X�S�H���H�V�W���X�Q���Q�R�P�� 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�V�� �P�R�U�S�K�q�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I�� �Q�H�� �V�X�I�I�L�W�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�D��
rime, car cette identité a un caractère trop fréquent et trop trivial. Surtout, ce 
type de rime introduit une identité morpho-syntaxique contradictoire avec la 
rime qui se veut préférentiellement une équivalence graphico-phonétique. 

Le dernier exemple concerne les terminaisons en ent et ant qui 
correspondent principalement à des adverbes en ment et à des participes 
présents. La constitution des groupes de mots-rimes a également fait 
�D�S�S�D�U�D�v�W�U�H�� �X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �J�U�R�X�S�H���� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V����
�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�Le clairement des sous-réseaux entre lesquels 
les liens sont rares : sur 658 relations entre des mots terminant en ent/ant, 
�G�D�Q�V�� �������� �F�D�V���� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H���� �2�Q�� �D�� �V�L�[�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V qui 
�I�R�Q�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �O�¶�D�G�M�H�F�W�L�I�� �J�U�D�Q�G�� ��grand/galant ; 
grand/tant ; différent/vend ; également/grand ; grand/vend ; 
grand/sanglant�������9�R�L�F�L���O�¶�X�Q�H���G�¶�H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V :  
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Flavie ; et de deux maux qu'on craint également 
Celui qui nous arrive est toujours le plus grand, 

Corneille, Attila, vers 1127-1128. 

 

Figure 10. Réseau des rimes en ent-ant 

En conclusion, quand les deux mots-�U�L�P�H�V�� �V�¶�D�F�K�q�Y�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �P�r�P�H��
�P�R�U�S�K�q�P�H���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�����W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�H���Y�H�U�E�H�����G�¶�D�G�Y�H�U�E�H�����������O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�D��
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �,�O faudrait étudier 
les traditions poétiques antérieures pour identifier le moment où ce soutien 
est devenu indispensable. 

Et cela tient au fait que le morphème grammatical est identique, et non 
pas seulement à la qualité phonographique de la terminaison. En effet, si 
�O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �P�R�W�V-rimes ne présente pas ce morphème grammatical final, 
�O�D�� �U�L�P�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �j�� �J�D�X�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �9��
(air(nom)/accorder ; souvenir/soupir (nom)). 
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III.4.4.  Incidence de la richesse lexicale des rimes  

Il nous reste une dernière hypothèse à tester �����O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���G�H���O�D���U�L�F�K�H�V�V�H��
�O�H�[�L�F�D�O�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �/�D�� �U�L�F�K�H�V�V�H�� �O�H�[�L�F�D�O�H��
�G�¶�X�Q�H���V�p�T�X�H�Q�F�H���9�&�7���U�H�O�D�W�L�Y�H���j���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���Y�H�U�V���H�V�W���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���P�R�W�V-
rimes du lexique ayant la terminaison VCT. On cherche à �P�R�Q�W�U�H�U���T�X�¶�L�O���\���D��
�X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �U�L�F�K�H�V�V�H�� �O�H�[�L�F�D�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �9�&�7�� �H�W��
�O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���R�X���O�D���© richesse » de la rime. Plus une séquence VCT se trouve 
communément dans le lexique, plus la rime sera « riche » en termes de 
phonème et/ou graphèmes communs : elle fera le plus souvent intervenir la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�� 

Pour vérifier cette hypothèse, il aurait fallu pour chaque séquence VCT 
calculer le nombre de mots-rimes et le pourcentage de couples de mots-
�U�L�P�H�V�� �D�Y�H�F�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�H�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �I�D�L�W�� �S�R�X�U��
quelques séquences, et mettre en évidence des corrélations. La difficulté 
�p�W�D�Q�W���G�H���Q�H�X�W�U�D�O�L�V�H�U���O�H�V���H�I�I�H�W�V���O�L�p�V���D�X���W�\�S�H���G�H���Y�R�\�H�O�O�H�����j���O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U���J�U�D�S�K�L�T�X�H��
de la séquence VCT et à la qualité syntaxique de la terminaison. 

Nous avons tenté une approximation de ces calculs. Pour une voyelle 
donnée, un nombre élevé de groupes de mots-�U�L�P�H�V���V�L�J�Q�L�I�L�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q��
nombre important de séquences VCT distinctes mais aussi la présence 
�V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� ���L�O�� �\�� �D�� �D�O�R�U�V�� �S�R�X�U�� �Xne VCT donnée 
�D�X�W�D�Q�W���G�H���J�U�R�X�S�H�V���T�X�H���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���G�¶�D�S�S�X�L���D�Y�D�Q�W���9�������$�L�Q�V�L�����O�D���Y�R�\�H�O�O�H�����H������
�S�R�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���T�X�H���F�L�Q�T���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�&�7����e - [-], e - [e], e - [es], e - 
[s], e r [-]), admet 207 groupes de mots-rimes différents, parce que la 

�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�Dppui intervient quasiment toujours dans la définition de chaque 
groupe de mots-rimes. Inversement, la voyelle /ø/ qui admet 38 séquences 
VCT distinctes (- ø - [-], - ø - [s], - ø b [e], - ø d [e], - ø d/t [ -], - ø f r [e], - 
ø k [e], - ø k [es], - ø l [e]...) admet 54 groupes de mots-rimes distincts, et 

�D�X�F�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �Q�H�� �I�D�L�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L60. La Figure 11 donne 

                                                 
60 Le nombre de groupes de mots-rimes est plus élevé que le nombre de séquences 

�9�&�7�����S�D�U�F�H���T�X�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���J�U�R�X�S�H�V�����T�X�L���Q�H���S�D�U�W�D�J�H�Q�W���S�D�V���O�H���P�r�P�H���Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H�����Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p��
rapprochés. Il en est ainsi des deux groupes suivant caractérisés par le même rimème : 
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pour chaque voyelle phonétique, la richesse lexicale (nombre de mots-rimes 
ayant V comme noyau �Y�R�F�D�O�L�T�X�H������ �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes 
et le nombre de groupes de mots-rimes. 

 

 
Clef de lecture : Il y a 2149 mots-rimes différents avec /e/ comme noyau vocalique, 

qui représentent 10084 occurrences. 207 groupes de mots-rimes 
différents ont été constitués. 

Figure 11. Groupes de mots-rimes pour chaque voyelle 

�&�H�W�W�H�� �I�L�J�X�U�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �S�O�X�W�{�W�� �P�R�L�Q�V�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes 
�S�R�X�U�� �O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�F�U�L�Y�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �G�L�J�U�D�S�K�H�V�� �R�X��
trigraphes (partie droite de la courbe), cela nous renvoie à la question du 
rôle de la consistance graphique. 

                                                                                                                            
Groupe de 
mots-rimes 

Rimème Nb 
mots 
V 

Nb occ 
 

N 
 

Mot (fréquence à la rime sur CORRAC) 

92  - ø - [-]  24  172  Chicanneau(2) anneau(4) bandeau(2) bateau(1) beau(25) 
berceau(7) bourreau(14) cerveau(3) chapeau(2) château(2) 
couteau(6) drapeau(1) eau(7) fardeau(6) flambeau(11) 
marteau(1) monceau(1) nouveau(27) panneau(2) peau(2) 
rideau(2) tableau(1) tombeau(40) vaisseau(3) 

469  - ø - [-]  2  2  ciseau(1) fuseau(1) 
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Mais cette courbe montre surtout une corrélation très forte (r2=0,9854) 
entre la richesse lexicale et le nombre de groupes de mots-rimes (cf. 
Figure 12). 

 

Figure 12. Corrélation entre nombre de groupes et richesse lexicale 

�&�H�V���F�D�O�F�X�O�V���V�R�Q�W���J�U�R�V�V�L�H�U�V���P�D�L�V���W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���G�H���O�D���U�L�F�K�H�V�V�H��
lexicale sur les groupes de mots-rimes, dont le nombre dépend en partie du 
�U�{�O�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�����8�Q�H���p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���S�U�p�F�L�V�H���G�H���Q�R�W�U�H���K�\�S�R�W�K�q�V�H��
reste à faire mais nous avons quand même le sentiment que plus une 
séquence VCT est rare dans le corpus, plus il est difficile de trouver des 
couples de mots-rimes avec consonne �G�¶�D�S�S�X�L�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H���� �$�L�Q�V�L���� �S�R�X�U�� �O�H��
rimème or (- ø r [-])���� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H�� ������ �P�R�W�V���� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �Q�¶�H�V�W��

identique que dans un couple (Castor-Nestor). 
Groupe de 
mots-rimes 

Rimème Nb 
mots 
V 

Nb occ 
N  

 

Mot (fréquence à la rime sur CORRAC) 

159  - ø r [-]  8  42  Alidor(3) Hector(10) Nicanor(1) Rosidor(2) 
encor(18) mogor(1) or(2) trésor(5) 

508  - ø r [-]  2  2  Castor(1) Nestor(1) 
792  - ø r [-]  2  2  Encor(1) butor(1) 

Clef de lecture : le premier chiffre correspond au numéro du groupe. Il est suivi par 
la transcription graphico-phonétique de la terminaison commune 
(rimème), puis par le nombre de mots dans le groupe (V), et par le 
�Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V����N ). Viennent ensuite tous les mots-rimes du 
groupe ainsi que leur fréquence. 

Le degré de saillance des traits de la rime semble lié à la fréquence. 
Deux vers qui finissent en or se ressemblent plus que deux vers qui finissent 
en ir , parce que les mots rimes en or sont très rares dans le corpus, ainsi que 
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les occurrences des couples de mots-rimes (12 mots en or pour 23 couples, 
123 en ir  �S�R�X�U�����������F�R�X�S�O�H�V�������,�O���D�X�U�D�L�W���I�D�O�O�X�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D���V�X�J�J�p�U�p���%�H�Q�R�v�W��
Habert, pouvoir évaluer la richesse lexicale des rimèmes non pas seulement 
en considérant les mots-rimes du corpus, mais en mobilisant tout le 
vocabulaire du corpu�V���� �Y�R�L�U�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�U�S�X�V�� �R�X�� �V�X�U�� �G�H�V��
�O�H�[�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H�����&�H�O�D���V�H�U�D�L�W���X�Q���P�R�\�H�Q���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���O�D���U�L�F�K�H�V�V�H���O�H�[�L�F�D�O�H���G�H�V��
rimèmes en langue. 

�3�R�X�U���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�����T�X�D�Q�G���O�H���V�W�R�F�N���G�H���P�R�W�V���D�Y�H�F���X�Q�H���W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�R�Q�Q�p�H���H�V�W��
petit, il est plus difficile de trouver deux mots qui riment richement (un 
phonème au moins en plus de ceux nécessaires à la rime suffisante). Pour la 
lecture-�D�X�G�L�W�L�R�Q�����O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���j���O�D���U�L�P�H���G�H���G�H�X�[���P�R�W�V���D�X�[��
terminaisons rares sera plus aisée que celle de mots aux finales très 
fréquentes. Il y aura de plus dans le deuxième cas un risque de confusion 
dans la reconnaissance des fins de vers puisque la probabilité de rimes 
internes sera plus grande. 

III.4.5.  Les glissantes dans la rime : diérèse et 
hiatus  

Nous avons jusqu'à présent porté notre attention sur le rôle de la 
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L�����4�X�H�O�O�H���H�V�W���O�D���S�R�U�W�p�H���G�H���O�D���U�L�P�H���T�X�D�Q�G���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���F�°�X�U���G�H��
la séquence VCT est précédée par une glissante ; phonème qui peut se 
réaliser soit comme une voyelle haute, dorénavant notée H, soit comme une 
semi-voyelle, notée G61 ? La glissante est-elle systématiquement intégrée à 
la séquence VCT ou uniquement dans les cas de synérèse ?  

 

�-�X�V�T�X�
�j�� �S�U�p�V�H�Q�W���� �P�r�P�H�� �T�X�D�Q�G�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���� �O�D�� �U�L�P�H��
classique semble trouver sa matière dans la dernière position métrique mais 
pas dans les précédentes. Cela semble montrer que les positions structurent 
non seulement le mètre mais aussi la rime. 

Le rôle de la glissante dans la rime met à jour des cas de discordance 
entre positions métriques et rimes : ces cas nous renvoient à la question de 
la diérèse. Voici quelques exemples tirés de Corneille et Racine :  

                                                 
61 Nous reprenons les notations H et G proposées par Klein [1991]. 
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�0�D�L�V���V�L���E�L�H�Q���T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W���Y�R�X�O�D�Q�W���Y�R�X�V���P�D�Ui/er 
�9�R�X�V���Q�H���W�U�R�X�Y�H�U�L�H�]���S�D�V���O�D���I�L�O�O�H���G�¶�X�Q���K�X�L�V�Vier 

Corneille, La suite du Menteur, vers 309-310. 

Et moi je ne �Y�H�X�[���S�O�X�V�����W�D�Q�W���W�X���P�¶�H�V���R�Gi/eux, 
Partager avec toi la lumière des cieux. 

Racine, La Thébaïde, vers 1177-1178. 

Malgré tout son orgueil, ce monarque si fier 
�¬���V�R�Q���W�U�{�Q�H�����j���V�R�Q���O�L�W���G�D�L�J�Q�D���O�¶�D�V�V�R�Fi/er, 

Racine, Bajazet, vers 467-468. 

Dans ces jours solennels à �O�¶�R�U�J�X�H�L�O���G�p�Gi/és 
Seule et dans le secret je le foule à mes pieds 

Racine, Esther, vers 279-280. 

. 

Dans chacun de ces exemples ce qui constitue la rime correspond tantôt 
à deux positions métriques tantôt à une seule62, (ma-ri -er vs huis-sier, odi-
eux vs cieux, fier vs associ-er, dédi-és vs pieds...). 

Ces exemples sont rares, particulièrement chez Corneille, mais ils 
méritent quelque attention. En effet, ce phénomène est déjà présent dans le 
�5�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H où, dans les laisses rimées, alternent des cas de diérèse 
et de synérèse sur le mot-rime. Ainsi :  

Car de lui commença li doners et li biens. 
Il conquist les hermins, Persans et Hurï/ens 

�/�H���5�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H�����Y�H�U�V��������-198. 

Biens correspond à une syllabe, Hu-rï-ens a trois. La lecture de 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���Oaisse montre que le i entre dans la définition de la rime, à 
�P�R�L�Q�V���T�X�H���F�H���Q�H���V�R�L�W���X�Q���\�R�G���T�X�L���V�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�W���P�r�P�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H�� 

 

�2�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �W�H�Q�W�p�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �Q�¶�L�Q�F�O�X�W�� �S�D�V�� �O�D�� �V�H�P�L-
�Y�R�\�H�O�O�H���� �2�U�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H����la voyelle haute qui 
précède la dernière voyelle métrique est un élément constitutif de la rime. 
�3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�H���D�X�F�X�Q���F�D�V���R�•���X�Q���P�R�W���H�Q��ier rime avec un mot en er 
sans i, idem pour les terminaisons en iez, ier, ié.... Pour les terminaisons en 
ons, �L�O���Q�¶�\���D���T�X�¶�X�Q���X�Q�L�T�X�H���F�D�V���G�H���U�L�P�H���H�Q�W�U�H���X�Q���P�R�W���H�Q��ions et en ons. 

                                                 
62 Cf. les tableaux sur la diérèse dans le chapitre IV.1. 
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Tiens, voilà ton paîment. 
L'INTIME.  
 Un soufflet ! Ecrivons :  
Lequel Hiérome, après plusieurs rébellions, 

Racine, Les Plaideurs, vers 416-417. 

�1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���W�U�R�X�Y�p���T�X�H���T�X�H�O�T�X�H�V���U�D�U�H�V���F�D�V���G�H rimes en on et ion :  
1 maison-provision (R, Les Plaideurs, I, IV) 
1 protection-nom (C, Sertorius, II, I) 
1 union-nom (C, Sertorius, III, I) 
1 on-exécution (R, Les Plaideurs, I, VII) 
1 donc-création (R, Les Plaideurs, III, III) 
 

 
Je prétends un peu plus, mais dans cette union 
�'�H���Y�R�W�U�H���O�L�H�X�W�H�Q�D�Q�W���P�¶�H�Q�Y�L�H�U�L�H�]-vous le nom ?  

Corneille, Sertorius, vers 952-953. 

Avocat, Ah ! Passons au déluge. Avant donc 
La naissance du monde et sa création 

Racine, Les Plaideurs, vers 800-801. 

Et je gagne ma cause. A cela que fait-on 
�0�R�Q���F�K�L�F�D�Q�Q�H�X�U���V�¶�R�S�S�R�V�H���j���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q 

Racine, Les Plaideurs, vers 213-214. 

On notera que ces rimes qui violent la norme statistique sont 
pratiquement toujours issues des Plaideurs, la rime donc / création étant 
particulièrement non conforme. Tout se passe comme si Racine cherchait à 
�P�D�U�T�X�H�U���O�H���S�O�X�V���S�R�V�V�L�E�O�H���O�¶�p�F�D�U�W���H�Q�W�U�H���O�H���Y�H�U�V���G�H���W�U�D�J�p�G�L�H���H�W���F�H�O�X�L���G�H���F�R�P�p�G�L�H����
�H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�� �D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���� �P�D�L�V�� �P�D�O�P�H�Q�p�� �j�� �I�R�U�F�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�p�F�R�X�S�p�� �H�W���S�D�X�Y�U�H�P�H�Q�W��
rimé, et concordant moins que jamais avec la structure syntaxique. 

De même, les rimes en eu sont distinctes des rimes en ieu et dans 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V�� �H�Q��eux���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�H�� �W�U�R�L�V�� �F�D�V�� ���V�X�U�� �S�U�q�V�� �G�H�� �� 000) du 
type ieux/eux et 5 de type ueux/eux : 

1 eux-glorieux (C, �¯�G�L�S�H, V, V) 
1 yeux-veux (C, Héraclius, V, III)  
1 yeux-�Y�°�X�[ (C, Psyché, V, III)  
1 deux-incestueux (R, Britannicus, IV, II)  
1 incestueux-deux (R, La Thébaïde, IV, I) 
1 incestueux- �Y�°�X�[ (C, Héraclius, IV, III)  
1 vertueux-eux (C, Horace, V, III)  
1 �Y�°�X�[-respectueux (C, Pulchérie, III, III)  
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L'éclat de ces vertus que je ne tiens pas d'eux 
Reçoit pour récompense un trépas glorieux. 

Corneille, �¯�G�L�S�H, vers 1839-1840. 

Soldats, sans plus tarder, qu'on l'immole à ses yeux ;  
Et sois après sa mort mon fils, si tu le veux. 

Corneille, Héraclius, vers 1693-1694. 

 
 

 

Figure 13. Groupe de mots-rimes en eux/ieux 

�$�O�R�U�V���T�X�H���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���W�D�Q�W�{�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���W�D�Q�W�{�W���Q�R�Q�����O�D���V�H�P�L-
�Y�R�\�H�O�O�H�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D��
définition de la rime. Donc il nous faut considérer que la rime ne se limite 
pas à la séquence VCT, où V est le noyau de la dernière position, mais 
�T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �O�D�� �J�O�L�V�V�D�Q�W�H�� ���*���� �T�X�L�� �O�D�� �S�U�p�F�q�G�H���� �/�D�� �U�L�P�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U��
�*�9�&�7�����2�U�����G�D�Q�V���O�H�V���F�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H�����F�H�O�D���V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�H���O�D���U�L�P�H���V�¶�Dppuie sur les 
deux dernières positions métriques, et non pas seulement sur la dernière. 

Dans la transcription phonétique que nous avons adoptée dans le 
métromètre, les représentations que nous avons choisies pour différencier 
diérèse et synérèse semblent m�D�[�L�P�L�V�H�U�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[���� �'�D�Q�V�� �G�H�V��
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H���� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�H�� �W�\�S�H�� ���������+�����9������������ �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�H�Q��
cas de synérèse, on a (...G V...), où H est la voyelle haute et G la semi-
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voyelle. Ainsi marier est représenté par (m a)( r i)(e) tandis que huissier est 
représenté par (¥ i)(s j e) ; dans cette transcription phonétique, ces deux 

�P�R�W�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �S�D�U�W�L�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �T�X�H�� �>�H�@���� �2�U���� �L�O�� �H�V�W�� �W�R�X�W�� �j�� �I�D�L�W��
�H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H���X�Q�H���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�L�p�U�q�V�H���D�Y�H�F���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D��
semi-voyelle ainsi marier serait transcrit (m a)( r i) (j e). Ce choix de 

�W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U���G�¶�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��
�G�H���O�D���U�L�P�H�����$�L�Q�V�L���O�H���\�R�G���I�D�L�W���S�D�U�W�L�H���G�H���O�D���U�L�P�H�����T�X�L���Q�H���V�¶�D�S�S�X�L�H���D�O�R�U�V���T�X�H���V�X�U��
la dernière syllabe. On maintient par le choix de transcription adopté une 
certaine cohérence entre la structure métrique et celle de la rime. 

Le choix de cette transcription permettrait de plus de résoudre une des 
incohérences apparentes du vers dans le traitement du hiatus. Le hiatus 
externe étai�W�� �L�Q�W�H�U�G�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� ���© Tu es » 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �D�G�P�L�V������ �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�H�� �K�L�D�W�X�V�� �L�Q�W�H�U�Q�H���� �F�H�O�X�L�� �T�X�H�� �F�U�p�H��
systématiquement la diérèse était tout à fait licite (« tuer �ª���H�V�W���D�G�P�L�V�������'�¶�X�Q��
côté, les frontières entre les mots sont atténu�p�H�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�X���K�L�D�W�X�V��
�H�[�W�H�U�Q�H���� �G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p���� �O�H�V���G�L�p�U�q�V�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�Q�W���O�H�V���K�H�X�U�W�V�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V���� �&�H�F�L��
présente quelque incohérence. En considérant que dans les cas de diérèse, il 
y a à la fois maintien de la voyelle haute et semi-vocalisation, on rend plus 
fluide la diérèse en introduisant entre les deux voyelles une glissante ([j],[w] 
�R�X�� �>�—�@������ �$�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�H�� �G�L�p�U�q�V�H�� �H�W�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�Q�W�� �S�D�U��
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���R�X���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�H�P�L-vocalisation, elles se distinguent par le 
maintien ou non de la voyelle haute, la semi-vocalisation étant 
systématique. 

�/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H��
maintient la voyelle haute et la semi-voyelle permet au niveau phonétique 
�G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�L�P�H�����W�R�X�W���H�Q���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Qt la règle selon laquelle 
�O�D���U�L�P�H���Q�H���V�¶�p�W�H�Q�G���S�D�V���j���J�D�X�F�K�H���D�X-delà de la dernière syllabe. 

Mais si, dans la transcription phonétique, cette modification permet de 
�O�H�Y�H�U���O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H���L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���P�p�W�U�L�T�X�H���H�W���F�H�O�O�H���G�H���O�D���U�L�P�H����
�T�X�L���V�¶�D�S�S�X�L�H���W�Dntôt sur une ou sur deux syllabes, au niveau graphique cette 
incohérence est maintenue. Ainsi, se maintient une forme de discordance 
entre le découpage syllabique et la rime. 
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III.5.  DEFINITION CONTEXTUE LLE DE LA RIME PAUVR E, 
SUFFISANTE ET RICHE  

Nous avons vu que �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �Y�D�U�L�D�L�W�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
terminaison. Comment peut-on alors qualifier la richesse de la rime, si celle-
ci dépend de la séquence VCT ?  

Prenons à titre indicatif quelques séquences VCT. Pour chacune des 
séquences, nous avons classé l�H�V���F�R�X�S�O�H�V���V�H�O�R�Q���T�X�H���O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���S�R�U�W�D�L�W���V�X�U��
la séquence VCT, sur VCT plus un phonème avant et sur VCT plus au 
moins deux phonèmes avant. Les effectifs de couples de mots-rimes se 
répartissent comme le montre la Figure 14. 

  
Clef de lecture �����6�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�X�S�O�H�V���G�H���P�R�W�V-rimes finissant en ir  (VCT=ir ) 

dans CORRAC, il y a 29 couples pour lesquels la rime se limite à ir , 
���������F�R�X�S�O�H�V���R�•���O�D���U�L�P�H���L�Q�F�O�X�W���X�Q���S�K�R�Q�q�P�H���G�¶�D�S�S�X�L���j���J�D�X�F�K�H���G�H���9�&�7��
(pVCT) et 280 couples où la rime porte au moins sur deux 
phonèmes supplémentaires (pp...VCT). 

Figure 14. Richesse de la rime 

Sur ces quelques exemples, apparaissent deux types de courbes de 
répartition différenciés ���� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p���� �L�O�� �\�� �D�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V-rimes pour 
�O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�X�� �S�K�R�Q�q�P�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H���� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�H�V��
groupes pour lesquels sa présence est rare. Cela semble lié au nombre de 
mots de chaque VCT. Les premiers sont des groupes de mots-rimes de plus 
de 100 mots, les seconds ont m�R�L�Q�V�� �G�H�� ������ �P�R�W�V�� ���j�� �O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V��
terminaisons en aire/ère dont le vocabulaire a plus de 100 mots et dont le 
profil se rapproche pourtant des séquences pauvres en vocabulaire). Selon la 
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fréquence de la terminaison dans le corpus, le seuil qui définit la rime 
suffisante varie. 

Il ne peut donc y avoir de définition absolue de la qualité de la rime, elle 
se définit en référence à la langue pour un type de terminaison donné. Nous 
pouvons dire, parce que nous avons étudié les groupes de mots-rimes, que 
désir  et soupir  constituent une rime pauvre, mourir  et périr  une rime 
suffisante et secourir et mourir une rime riche, parce que la situation 
dominante (largement majoritaire) pour les rimes en ir  �H�V�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D��
�F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �(�Q�� �U�H�Y�D�Q�F�K�H����jour et amour constituent une rime 
suffisante, et séjour et jour une rime riche (cf. Figure 14). La définition 
�G�¶�X�Q�H�� �Q�R�P�H�Q�F�O�D�W�X�U�H�� �G�H�V�� �U�L�P�H�V�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �p�P�L�Q�H�P�P�H�Q�W�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H��
fait intervenir de très nombreux paramètres : le ty�S�H���G�H���Y�R�\�H�O�O�H�����O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U��
graphique de la rime, la qualité syntaxique de la terminaison et la fréquence 
du rimème. Il reste à examiner pour chaque séquence de rime (ou rimème), 
�M�X�V�T�X�¶�R�•�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �O�D�� �U�L�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H��
context�H���F�H���T�X�¶�H�V�W���O�D���U�L�P�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� 

Maintenant que les différents critères ont été identifiés, on peut être 
tenté de proposer un modèle qui permet de déterminer si deux vers riment 
ensemble et quelle est la richesse de la rime. Les paramètres de ce modèle 
devront être définis empiriquement63�����2�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���D�X�V�V�L�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H��

                                                 
63 �$���W�L�W�U�H���L�Q�G�L�F�D�W�L�I�����Q�R�X�V���S�U�R�S�R�V�R�Q�V���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���O�L�Q�p�D�L�U�H���j���V�H�X�L�O�V�����%�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�\�S�H�V��

de modèles pourraient être proposés et testés. Pour améliorer le modèle, il faudrait procéder 
à des tests économétriques pour définir les paramètres et tester diverses formes de modèles. 
Ce travail empirique, intéressant, dépasse le cadre de cette thèse. Soit la finale de vers 
�9�&�7�����3���H�V�W���O�H���S�K�R�Q�q�P�H���G�¶�D�S�S�X�L�����3-�����O�H���S�K�R�Q�q�P�H���S�U�p�F�p�G�D�Q�W���O�H���S�K�R�Q�q�P�H���G�¶�D�S�S�X�L�������� 

F(a,b) = d(Va,Vb)d(Ca,Cb)d(Ta,Tb) x [1 + d(Pa,Pb) + d((P-1)a,(P-1)b) + d((P-2)a,(P-2)b) + l(a,b) - 

g(VCTa,VCTb)] 

où d(i,j)  = 1 si i et j sont équivalents ; = 0 si i et j ne sont pas équivalents. 

g(i,j) = 1 si i et j sont deux morphèmes grammaticaux identiques ; =0 si i et j ne 
sont pas deux morphèmes grammaticaux identiques ;  

l(i,j)  = longueur de la séquence de lettres communes entre i et j63 ;  

, , , ,  sont des paramètres à estimer. 

F(a,b) = 0 �����L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���U�L�P�H 

�2�Q�� �W�H�V�W�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V�� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �G�H�� �9�&�7���� �H�Q�V�X�L�W�H�� �R�Q�� �H�[�D�P�L�Q�H��
�O�¶équivalence des phonèmes antérieurs à VCT : plus le nombre de phonèmes équivalents 
augmente, plus la valeur de la fonction croît. Puis la dimension graphique est prise en 
compte, à travers la longueur de la séquence de lettres communes. Enfin, la nature 
syntaxique de la terminaison est examinée ���� �V�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�H�X�[�� �P�R�U�S�K�q�P�H�V�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�X�[��
identiques, la valeur de F(a,b) décroît.  
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alternative, représenter la terminaison de chaque mot-rime par un vecteur de 
traits phonétiques et graphiques64 et mesurer la distance entre les mots-rimes 
de chaque couple, en fonction du nombre de traits communs. Cela 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���U�L�P�q�P�H���O�D���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�R�\�H�Q�Q�H���T�X�L���S�R�X�U�U�D�L�W��
�G�p�I�L�Q�L�U���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�D���U�L�P�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� 

Alors seulement, on pourrait entreprendre des études diachroniques. À 
partir de quand les voyelles ont-elles commencé à avoir un statut différent 
pour la rime ? Quand est-ce que le /e/ est devenu trop faible pour constituer 
une rime à lui seul �"�«�� �(�Q�� �p�W�H�Q�G�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� �D�X�[�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �+�X�J�R����
Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé (disponibles sur support électronique), on 
�S�R�X�U�U�D�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �Y�D�O�L�G�H�U�� �R�X�� �L�Q�Y�D�O�L�G�H�U�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�Y�D�Q�F�p�H�� �V�X�U��
�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �D�X��XIX e siècle. Les métriciens considèrent 
�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �V�¶�H�V�W�� �H�Q�U�L�F�K�L�H�� �D�X��XIX e siècle, comme si elle 
�F�K�H�U�F�K�D�L�W�� �j�� �F�R�P�S�H�Q�V�H�U�� �O�¶�D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W du système métrique interne et en 
particulier la discordance croissante entre mètre et syntaxe. 

Cornulier [1985] a fait une tentative dans ce sens en comparant 
quelques vers du XIX e siècle à Phèdre. Il montre que la progression de la 

                                                                                                                            
Il faudrait ensuite définir pour chaque VCT les seuils (rime pauvre, suffisante, riche) 

�H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���F�°�X�U���G�H���U�L�P�H���H�W du nombre de mots ayant une terminaison. 

Prenons quelques exemples de terminaisons en ir  et our, en fixant  = 1,  = 1,  = 1, 
 = 0,1, =0,8. 

F(attendrir, rougir) = 1*1*1[1+0+0+0+0,2-0,8] = 0,4 (ir  �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I�� 

F(désir, soupir) = 1*1*1[1+0+0+0+0,2-0] = 1,2 

F(mourir, périr) = 1*1*1[1+1+0+0+0,3-0,8] = 1,5 (ir  �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�¶�L�Q�I�L�Q�L�W�L�I�� 

F(secourir, mourir) = 1*1*1[1+1+1+0+0,5-0,8] = 2,7 

F(avenir, tenir) = 1*1*1[1+1+1+0+0,4-0] = 3,4 

F(jour, amour) = 1*1*1[1+0+0+0+0,3-0] = 1,3 

F(séjour, jour) = 1*1*1[1+1+0+0+0,4-0] = 2,4 

Pour VCT = ir : si F(a, b) = 0 a ne rime pas avec b ; si 0 < F(a, b)<= 1, la rime a, b est 
pauvre ; si 1<F(a, b)<2 la rime est suffisante et si F(a, b) > = 2 elle est riche.  

Pour VCT = our : si 0 < F(a, b) < 2, la rime est suffisante, si F (a, b) >= 2, elle est 
riche. 

La définition des seuils pourrait être modélisée en tenant compte de la nature de la 
voyelle, de la richesse lexicale de la terminaison et du nombre de lettres de la séquence 
VCT. 

�&�H�� �P�R�G�q�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �T�X�¶�j�� �W�L�W�U�H�� �G�¶�Rrientation : la forme linéaire a été ici adoptée 
�F�D�U�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �S�O�X�V�� �I�D�F�L�O�H�� �j�� �P�D�Q�L�H�U���� �(�Q�� �O�¶�p�W�D�W���� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�H�U�P�H�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�R�L�Q�W�H�U�� �O�H�V��
paramètres qui constituent la structure feuilletée de la rime, et qui définissent sa qualité.  

64 Nous devons cette suggestion à Benoît Habert. 
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�U�L�P�H���U�L�F�K�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V��très marquée, bien que le sentiment �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H��
la rime soit fort. Il propose une hypothèse interprétative :  

�,�O�� �V�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �T�X�H�� �O�¶�L�G�p�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�G�P�L�V�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �L�O�� �\�� �D��
chez les poètes romantiques un développement considérable de la rime riche 
repose sur un faible développement de la rime riche, et un développement 
�F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���G�H���O�¶effet de rime riche. 

[Cornulier, 1985, p. 120]. 

Pour confirmer cette hypothèse, il faudrait comparer des corpus de taille 
plus grande avec des critères plus fins que ceux qui ont été utilisés 
(Cornulier a conscience des limites de ses décomptes : pour lui une rime est 
�U�L�F�K�H���V�L���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�R�U�W�H���V�X�U���O�¶�D�Y�D�Q�W-dernière voyelle métrique, ce qui est une 
définition très élargie de la rime riche, qui ne prend pas en compte les 
variations selon le contexte vocalique65). Le RIMARIUM  devrait faciliter ce 
�J�H�Q�U�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� 

III.6.  CONCLUSION  

Ce premier examen de la rime chez Corneille et Racine démontre que 
celle-ci est à la fois graphique et phonétique : elle est bie�Q���I�D�L�W�H���S�R�X�U���X�Q���°�L�O-
oreille.  

�/�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �U�L�P�H�U�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �D�� �S�H�U�P�L�V��
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �H�W�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �I�L�Q�� �G�H�� �Y�H�U�V���� �H�W��
�G�¶�D�E�V�W�U�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �J�U�R�X�S�H�� �X�Q��rimème���� �F�¶�H�V�W-à-dire une séquence 
graphico-phonique commune à tous les mots-rimes du groupe.  

 

Les éléments nécessaires, mais pas toujours suffisants, pour que deux 
vers riment sont �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �J�U�D�S�K�L�F�R-phonétique des deux séquences 
�9�&�7���� �F�¶�H�V�W-à-dire des dernières voyelles métriques, V, des consonnes ou 
groupes consonantiques, C, qui les suivent et des terminaisons, T, 
(féminines/masculines ���� �V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H�V���S�O�X�U�L�H�O�O�H�V������ �/�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H�� �H�V�W�� �O�D��
dernière voyelle métrique ; C et T peuvent être réduits au vide. La notion 
�G�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �J�U�D�S�K�L�F�R-phonétique est plu�V�� �D�G�p�T�X�D�W�H�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
�S�R�X�U�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�D�� �U�L�P�H���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�V�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �J�U�D�S�K�q�P�H�V�� �H�W�� �G�H��
phonèmes. 

                                                 
65 �8�Q�H�� �U�L�P�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �G�L�W�H�� �U�L�F�K�H�� �V�L�� �H�O�O�H�� �L�Q�F�O�X�W�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V��

�Y�R�\�H�O�O�H�V�����P�D�L�V���S�D�V���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V�� 
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�/�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H���9�&�7���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���G�D�Q�V���G�H�X�[���F�D�V :  

�‡ quand les deux séquences VCT correspondent au même morphème 
grammatical (-ait, -er, -ant...), surtout quand il est fréquent. Cet aspect 
est souligné dans les traités et manuels de métrique ; 

�‡ �T�X�D�Q�G�� �O�D�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �>�H�@�� �V�X�L�Y�L�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H��
�W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���^�‘���� �H���� �V���� �H�V�`66. Cette quasi-règle ne figure 
pas dans les traités sur le vers. 

�'�D�Q�V���F�H�V���G�H�X�[�� �F�D�V���� �S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\�� �D�L�W���U�L�P�H���� �G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �L�O���I�D�X�W��
�R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�� �S�K�R�Q�q�P�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� ���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �R�X�� �J�O�L�V�V�D�Q�W�H���� �V�R�L�W��
identique (envoler / parler ; chancelant / parlant ; irri té / autorité ; 
sacrifié / allié ; destinées / années������������ �/�D�� �U�L�P�H�� �V�H�U�D�L�W�� �W�U�R�S�� �E�D�Q�D�O�H�� �V�¶�L�O�� �Q�¶�\��
�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�X�� �S�K�R�Q�q�P�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���� �O�H�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�V���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H�V�� �H�W��
les mots en é, és, ée, ées étant très fréquents. 

 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �P�R�Q�W�U�p�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H��
variait selon la séquence finale (VCT) et essayé de fournir quelques 
�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �R�X�� �G�X�� �P�R�L�Q�V�� �G�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���� �G�H�� �F�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V���� �(�Q��
�J�p�Q�p�U�D�O���� �V�D�X�I�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�V�� �Y�X�V�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���� �O�¶�p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��
dernière voyelle métrique et de son environnement droit (VCT) peut être 
�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�����0�D�L�V���H�O�O�H���W�H�Q�G���j���S�U�H�Q�G�U�H���D�S�S�X�L���V�X�U���O�D���J�D�X�F�K�H��
�T�X�D�Q�G�� �O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� ���J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �S�K�R�Q�L�T�X�H�� �H�W���R�X�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���� �G�H�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H��
VCT est insuffisante. Nous avons pu voir que, en fonction de chaque type 
de VC�7�����O�D���S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p���T�X�H���O�D���U�L�P�H���V�R�L�W���H�Q�U�L�F�K�L�H���S�D�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�¶�D�X���P�R�L�Q�V���X�Q��
phonème à gauche de VCT varie. Les facteurs qui semblent avoir une 
�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���V�X�U���O�H���U�H�F�R�X�U�V���D�X���S�K�R�Q�q�P�H���G�¶�D�S�S�X�L���V�R�Q�W :  

�‡ la nature de la voyelle de la dernière position métrique. Nous pouvons 
ainsi construire une échelle des voyelles : plus le poids de la voyelle est 
�I�D�L�E�O�H�����S�O�X�V���O�H���U�H�F�R�X�U�V���j���O�D���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� 

�‡ �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �R�F�F�X�S�p�� �S�D�U�� �9�&�7 : plus le nombre de lettres de la 
séquence VCT est grand, moins le recours au �S�K�R�Q�q�P�H�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �H�V�W��
nécessaire ;  

                                                 
66 Nous avons trouvé sur notre corpus trois exceptions sur plus de 2 500 couples de 

rimes en é  : envoyé/Pasiphaé ; frappée/tombée, réservée/Nymphée et Jacques Roubaud en 
�D���W�U�R�X�Y�p���V�L�[���V�X�U���X�Q�H���W�U�H�Q�W�D�L�Q�H���G�H���W�H�[�W�H�V���H�[�D�P�L�Q�p�V�����V�D�Q�V���F�R�P�S�W�H�U���F�H�O�O�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���F�K�H�]��
La Fontaine qui sont beaucoup plus nombreuses). 
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�‡ le nombre de mots dans le lexique ayant une terminaison VCT donnée : 
plus une séquence VCT est rare dans le lexique, moins le phonème 
�G�¶�D�S�S�X�L���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H ;  

�‡ la nature du phonème précédant la dernière voyelle métrique. En effet, la 
probabilité que ce phonème intervienne dans la rime est très grande 
(proche de 1) quand le phonème est une glissante. 

Tous ces facteurs vont dans le même sens. Plus la finale VCT est 
�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H���� �V�D�L�O�O�D�Q�W�H���� �P�R�L�Q�V�� �O�D�� �U�L�P�H�� �D�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�U�H��sur la gauche. 
�,�Q�W�X�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W�����R�Q���G�L�U�D�L�W���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���T�X�H���O�D���U�H�V�V�H�P�E�O�D�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�H�X�[���I�L�Q�V���G�H��
vers soit « suffisante �ª���S�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���U�L�P�H�����7�R�X�W���V�H���S�D�V�V�H���F�R�P�P�H���V�¶�L�O���I�D�O�O�D�L�W��
�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���X�Q�H���P�D�V�V�H���F�U�L�W�L�T�X�H�����X�Q���F�X�P�X�O���G�H���W�U�D�L�W�V���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����S�R�X�U���T�X�¶�L�O���S�X�L�V�V�H��
y avoir rime. Or le même ne se définit que par contraste avec le différent : 
quelques traits rares en commun sont suffisants ; si les traits en commun 
sont banals, il en faut une plus grande quantité. 
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IV.  D IERESE, E "MUET ", LIAISON  : TROIS LIEUX  

DE VARIATION PHONOLOGIQUE 67 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �T�X�H�� �O�H�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �O�¶�R�X�W�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �G�H�Y�D�L�W��
répondre à deux objectifs ���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�D��
description de ces positions. Nous nous intéressons dans ce chapitre au 
premier objectif. Celui-ci consiste à reconnaître les noyaux vocaliques qui 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�W���� �H�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �O�L�H�X���� �j��
�G�p�O�L�P�L�W�H�U�� �O�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-dire à rattacher au 
noyau vocalique les consonnes qui lui correspondent. Ces opérations qui 
pourraient être simples ne le sont pas. En effet :  

 les groupements vocaliques (suites de deux ou trois voyelles) 
correspondent selon les cas à une ou deux positions métriques ;  

 le e muet est un segment instable qui correspond ou non à une position 
métrique ;  

 les consonnes de liaison (ou latentes) sont instables. Leur promotion peut 
modifier le dénombrement et modifier le contour des syllabes. 

La question de la syllabe 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���Q�R�X�V���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�D��
question de la syllabe. Les travaux générativistes lui accordent une faible 
place. Chomsky et Halle dans Sound Pattern of English [1968, 1973] 
�F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W���T�X�H���O�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�H���V�\�O�O�D�E�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���H�Q���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�H�� 

Il existe des travaux importants, en particulier en psycholinguistique, 
qui lui accordent au contraire une place importante. Les travaux 

                                                 
67 �&�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �H�W�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�W�� �G�H�V�� �S�D�U�W�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�Lcle sur le métromètre 

[Beaudouin et Yvon, 1994 et 1996]. 
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�G�¶�(�P�P�D�Q�X�H�O�� �'�X�S�R�X�[�� �H�W�� �-�D�F�T�X�H�V�� �0�H�K�O�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �V�H�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H��
montrent que, dans le flot acoustique, la reconnaissance des syllabes est plus 
rapide que celle des phonèmes. Leurs expériences consistent à demander à 
�G�H�V���O�R�F�X�W�H�X�U�V���G�H���U�p�D�J�L�U���G�q�V���T�X�¶�L�O�V���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H���R�X���X�Q���S�K�R�Q�q�P�H����
La syllabe, en français du moins, semble jouer « un rôle primordial dans la 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���P�H�Q�W�D�O�H���G�H���O�¶�R�Q�G�H���S�D�U�O�p�H » [Dupoux et Mehler, 1992]. 

�&�H�W�W�H���Q�R�W�L�R�Q���G�H���V�\�O�O�D�E�H���H�V�W���X�W�L�O�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�X���Y�H�U�V���I�U�D�Q�o�D�L�V��
puisque celui-ci est défini par un nombre de syllabes. Nous reprenons le 
modèle de la syllabe proposé par Kaye et Lowenstamm [1984, p. 124] :  

La structure syllabique est analysée [par Kaye et Lowenstamm] en deux 
constituants ���� �O�¶�D�W�W�D�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �U�L�P�H68���� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �V�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �j�� �V�R�Q�� �W�R�X�U�� �F�R�P�P�H�� �X�Q��
constituant obligatoire, le noyau, et un composant facultatif, la coda, qui comme 
�V�R�Q���Q�R�P���O�¶�L�Q�G�L�T�X�H�����H�V�W���V�L�W�X�p�H���D�S�U�q�V���O�H���Qoyau. 

[Encrevé, 1988, p. 138]. 

 

Figure 15�����/�H���P�R�G�q�O�H���G�H���O�D���V�\�O�O�D�E�H���G�¶�D�S�U�q�V���.�D�\�H���H�W���/�R�Z�H�Q�V�W�D�P�P���>���������@ 

Voilà par exemple comment se décompose en constituants syllabiques 
le mot école. Certains constituants sont vides, comme par exemp�O�H���O�¶�D�W�W�D�T�X�H��
de la première syllabe de école. 

                                                 
68 Tel est le terme utilisé par Kaye et Lowenstamm, un peu malheureux dans notre 

�F�R�Q�W�H�[�W�H�����F�D�U���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�H���Y�H�U�U�R�Q�V�����L�O���D�U�U�L�Y�H���V�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H���O�¶�D�W�W�D�T�X�H���I�D�V�V�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�D���U�L�P�H��
métrique.  
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Figure 16. Constituants syllabiques de école 

Voilà, semble-t-il, pour ce qui est des certitudes. La composition précise 
de ces attaques, noyaux et coda est beaucoup plus controversée, suivant le 
degré de réalité accordé à cette unité de découpage, et suivant les niveaux 
d'analyse et de représentation (syllabe lexicale, syllabe phonémique, syllabe 
�S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�«���� 

Le noyau vocalique est la seule composante indispensable de la syllabe, 
attaq�X�H�� �H�W�� �F�R�G�D�� �V�R�Q�W�� �R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �G�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V��
�T�X�L�� �Q�R�X�V���R�F�F�X�S�H�Q�W���� �X�Q���P�R�G�q�O�H���F�R�P�S�O�H�[�H�� �G�H���O�D���V�\�O�O�D�E�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H����
�S�X�L�V�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�Q�R�P�E�U�H�P�H�Q�W���� �H�W�� �G�R�Q�F�� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�q�W�U�H���� �L�O��
�V�X�I�I�L�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �Q�R�\�D�X�[�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�Hs. Dans le système de décompte 
proposé par Milner [1974], et que nous reprenons en partie, « �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W��
phonologique crucial est la voyelle » [p. 6]. Ainsi, dans le vers suivant, pour 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �G�p�F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�Fe 
des noyaux vocaliques est suffisante. Les parenthèses délimitent les 
positions métriques. 

Modérez ces transports, voici venir l'infante. 

(m o)(d e)(r e)(s e)(t r å~ s)(p ø r)(v w  a)(s i)(v \ )(n i r)(l ´~)(f å~ t) 
Corneille, Le Cid, vers 1142. 

Le rattachement des consonnes au noyau vocalique 

�/�D�L�V�V�R�Q�V�� �S�U�R�Y�L�V�R�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�{�W�p�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
noyaux vocaliques. 
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Les voyelles étant toutes identifiées et correspondant au centre des 
syllabes, la difficulté suivante réside dans le rattachement des consonnes. 
Voici les conventions de découpage syllabique que nous avons adoptées69. 

A l'intérieur d'un mot, le découpage respecte au mieux le schéma 
suivant : une consonne simple entre voyelles est toujours rattachée à la 
voyelle qui la suit. Une consonn�H�� �j�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�O�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W�� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
rattachée à la voyelle qui la suit. Les groupes de deux consonnes sont 
toujours scindés (funes/te), sauf pour les groupes formés d'une obstruante et 
d'une liquide70 (bras). Ce découpage se fait au nom du Maximum Onset 
Principle�����T�X�L���W�H�Q�G���j���P�D�[�L�P�L�V�H�U���O�¶�D�W�W�D�T�X�H���G�H���O�D���V�\�O�O�D�E�H���j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�H���F�H�O�O�H-
ci soit acceptable en début de syllabe [Durand, 1990, p. 198-199]. 

Et son bras valeureux n'est funeste qu'à moi,  

(e)(s ø~)(b r � �����Y���D�����O���y�����U���l�����Q���i�����I���\�����Q���i��s)(t \ )(k a)(m w a) 
Corneille, Le Cid, vers 1152. 

Les groupes de trois consonnes ou plus sont rares, et sont (dans notre 
corpus de vers) toujours scindés après la première consonne (cf. mar/bre). 

Et mouillant de ses pleurs le marbre de ses pieds,  

(e)(m u)(j å~)(d \ )(s e)(p �O���y���U�����O��\ )(m a r)(b r \ )(d \ )(s e)(p j e) 
Racine, Britannicus, vers 1729. 

Enfin, les consonnes finales (non latentes) sont toujours syllabées avec 
la voyelle précédente. Ce dernier point est sans aucun doute le plus sujet à 
caution. Il est admis qu'en langue, au sein d'un groupe syntaxique, des 
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W���S�X�L�V�V�H�Q�W���D�Y�R�L�U���O�L�H�X���� �H�Q�W�U�D�v�Q�D�Q�W���O�H���U�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W��
de consonne(s) finale(s) à la voyelle initiale du mot suivant. 
�/�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�� �Q�R�Q�� �H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �I�L�[�H�V�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V��
variables mais, selon Pierre Encrevé, « �F�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�V�� �Q�¶�R�Q�W��
jamais été constitués (...) en enjeu social » [1988, p. 29], contrairement à la 
�O�L�D�L�V�R�Q�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�U�L�V���O�¶�R�S�W�L�R�Q���G�H���Q�H���S�D�V���H�Q�F�K�D�v�Q�H�U���O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���I�L�Q�D�O�H�V���j��
la voyelle du mot suivant. Ainsi dans le vers suivant, le r final de devoir est 
�P�D�L�Q�W�H�Q�X���G�D�Q�V���V�D���V�\�O�O�D�E�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���D�X���O�L�H�X���G�¶�r�W�U�H���U�D�W�W�D�F�K�p���j���O�D���V�X�L�Y�D�Q�W�H�� 

                                                 
69 Nous avons re�S�U�L�V�� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �V�D�Q�V�� �H�V�V�D�\�H�U�� �G�¶�H�Q��

construire la théorie.  
70 Pour être précis, il s'agit des groupes {pbtdkgfv} + r, et des groupes {pbkgfv} + l. 
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Cependant mon devoir est toujours le plus fort,  

 (s \ )(p å~)(d å~)(m o~)(d \ )(v w a r)(´)(t u)( é u r)(l \ )(p l y)(f ø r)  

au lieu de ( vw a)(r ´)  
Corneille, Le Cid, vers 1167. 

La correspondance entre fin de syllabe et fin de mot (lexical) est 
donc systématique dans notre système de transcription, sauf en un cas 
précis : la liaison, que nous examinerons en détail dans la section IV.3 de 
ce chapitre. 

Les noyaux vocaliques 

Il existe en français trois lieux de variation phonologique qui ont une 
�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �V�\�O�O�D�E�L�T�X�H�V : le e 
muet, la liaison et la diérèse. En langue, les réalisations du e muet, de la 
liaison et de la diérèse (versus synérèse) varient selon de multiples facteurs, 
�W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X�� �O�R�F�X�W�H�X�U���� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�¶�p�O�R�F�X�W�L�R�Q���� �O�¶�p�W�D�W���p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O����
la vitesse de locution, le niveau de langue... 

Un e �P�X�H�W�����V�¶�L�O���H�V�W���S�U�R�Q�R�Q�F�p�����G�H�Y�L�H�Q�W���O�H���Q�R�\�D�X���Y�R�F�D�O�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H ; 
�V�¶�L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�U�R�Q�R�Q�F�p���L�O���G�L�V�S�D�U�D�v�W���G�D�Q�V���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�� 

Une femme mourante :  
 (y)(n \ )(f a)(m \ )(m u)(r å~ t) ou (y n)(f a m)(m u)( r å~ t) 

De même, une consonne de liaison suivie par un mot à initiale vocalique 
�V�H�U�D�� �V�R�L�W�� �p�O�L�P�L�Q�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H���� �V�L�� �O�D�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
réalisée, soit rattachée à la première syllabe du mot suivant (enchaînement), 
soit maintenue attachée à la dernière syllabe de son mot d�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� ���O�L�D�L�V�R�Q��
sans enchaînement). 

Vous semblez interdite :  
(vu)(s å~)(b l e)(´~)(t ´ r)(d i t),  
ou (vu)(s å~)(b l e)(z ´~)(t ´ r)(d i t)  
ou (vu)(s å~)(b l e z)(´~)(t ´ r)(d i t) 

Enfin, selon que, dans un groupement vocalique commençant par une 
voyelle haute (i, ou, u), on a ou non semi-vocalisation de la voyelle haute 
(synérèse/diérèse), une ou deux syllabes sont délimitées. 

Lyon : (li)(ø~) ou (l j ø~) ;  
remercier : (r \ )(m ´ r)(s i)(e) ou (r \ )(m ´ r)(s j e) 

Dans une chanson contemporaine, un même suffixe peut constituer une 
ou deux syllabes :  
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�1�R�W�U�H���S�q�U�H���T�X�¶�r�W�H�V���D�X�G�D�Fieux 

(n ø )(t r \ )(p ´ r)(k ´ t)(z o)(d a)(s j Ø ) 
Seriez-vous insidi-eux 

(s \ ) (r j e)(v u)(z ´~)(s i)(d i)( Ø) 
Alain Bashung, « Etrange été ». 

Ainsi, les variations du nombre et du contour des syllabes phonétiques 
résultent de ces trois lieux de variation phonologique. 

En langue, le e muet, la diérèse et la liaison sont des lieux de variations 
dont les règles sont incertaines et difficiles à formaliser, comme en 
témoigne les travaux qui leur sont consacrés (par exemple Dell [1984] sur le 
e muet, Encrevé [1988] sur la liaison et le e muet et Klein [1991] sur la 
diérèse / synérèse). On pourrait naïvement croire que ces variations sont 
subtilement utilisées par le poète comme des facteurs �G�¶�p�O�D�V�W�L�F�L�W�p���G�X���Y�H�U�V71. 
�,�O���Q�¶�H�Q���H�V�W���U�L�H�Q ; si les variations existent dans le vers, elles sont régies par 
des règles contextuelles strictes, heureusement plus simples à formaliser que 
pour la prose. 

Voyons ces variations. Certains e �V�R�Q�W���P�D�L�Q�W�H�Q�X�V�����G�¶�D�X�W�U�Hs non. Dans le 
vers suivant le e final de �¯�Q�R�Q�H est maintenu tandis que celui de couronne 
est élidé. 

�¯�Q�R�Qe, fais briller la couronne à ses yeux,  

(e)(n ø)(n \ f
72)(f ´)(b r i)(j e)(l a)(k u)(r ø n)(a)(s e)(zl

73 y Ø) 

Racine, Phèdre, vers 800. 

Des groupements vocaliques comptent tantôt pour une position 
métrique tantôt pour deux. Ainsi, dans les vers suivants, la séquence ien 
correspond tantôt à une seule position métrique (siens), tantôt à deux 
(li/ens) :  

                                                 
71 �&�H�U�W�D�L�Q�V���S�R�q�W�H�V���D�P�D�W�H�X�U�V���O�H���F�U�R�L�H�Q�W���Y�R�O�R�Q�W�L�H�U�V�����H�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���P�p�Wrique en 

jouant librement sur les variations. Dans ce cas la réalisation orale devient indispensable 
puisque la métrique est trop personnelle. 

72 \ f : désigne un e muet faible. 

73 Un petit l �H�Q���L�Q�G�L�F�H���L�Q�G�L�T�X�H���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���G�H���O�L�D�L�V�R�Q�� 
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�6�R�X�I�I�U�H�]���T�X�H���G�H���Y�R�V���F�°�X�U�V���U�D�S�S�U�R�F�K�D�Q�W���O�H�V���O�L�H�Q�V�� 

(s u)(f r e)(k \ )(d \ �����Y���R�����N���y���U�����U���D�����S���U���q�����h��� �a�����O���H��(l i)(´~) 
Je me cache à vos yeux, et me dérobe aux siens. 
(é \ )(m \ )(k a ß)(a)(v o)( zl j Ø zl)(e)(m \ )(d e)(r ø b)(o)(s j ´~) 

Racine, Britannicus, vers 1073-1074. 

Même la liaison peut jouer un rôle métrique, comme dans le vers 
suivant :  

Du choix d'un successeur Athènes incertaine, 
���G���\�����h���Z���D�����G���y�a�����V���\���N�����V���H�����V���y���U�����D�����W���i��(n \  zl)(´~)(s ´ r)(t ´ n)  

Racine, Phèdre, vers 485. 

En effet, si on ne fait pas la liaison, il manque une position métrique :  

Athènes incertaine => a t ´ n \  z # ´~ s ´ rt ´ n  => a t ´ n ´~ s ´ r t ´ n  

=> (a)(t ´)(n ´~)(s ´ r)(t ´ n)  

Pour le dénombrement correct du nombre de positions des alexandrins, 
�O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��
partie, nous allons examiner en détail les règles de la diérèse, du e muet et 
de la liaison et la manière dont elles ont été intégrées dans le métromètre. Il 
�V�¶�D�J�L�W���E�L�H�Q���G�H���U�q�J�O�H�V���G�H���G�p�Q�R�P�E�U�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���S�H�X�W���p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W��
contourner. 

IV.1.  LA DIERESE 

Les principes qui définissent la position métrique sont directement 
inspirés de ceux qui définissent la syllabe de langue. Pour traiter la question 
de la diérèse, qui concerne les noyaux vocaliques, il nous suffit de prendre 
le modèle le plus simple possible de la syllabe. Celui proposé par Roubaud 
[1986] est largement suffisant : la syllabe de langue contient un noyau 
vocalique V entouré de non-voyelles74, N : NVN (N peut être réalisé par une 
ou plusieurs consonnes, par une consonne et une semi-voyelle ou par aucun 
élément). 

Considérons la correspondance entre les voyelles graphiques (à 
�O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X e muet) et le V du modèle, autrement dit les règles de 
transformation du modèle abstrait en modèle concret :  

                                                 
74 Ici, la �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�[�D�F�W�H���G�H���O�¶�D�W�W�D�T�X�H���H�W���G�H���O�D���F�R�G�D���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�V�� 
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1.  Une voyelle seule entourée de consonnes est en relation bijective avec 
�O�H�� �Q�R�\�D�X�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�� �9�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� ���F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �L�G�p�D�O : dans visibilité, 
chaque V est réalisé par une voyelle). 

Quand on a affaire à des groupements de voyelles, divers cas se 
présentent :  

2.  Le groupement correspond à un seul noyau voc�D�O�L�T�X�H���9�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V��
pour au, eau, eu, ou..., pour des groupements vocaliques commençant 
par u après g ou q (qui, guère...) et pour des groupements contenant un 
e « inerte », comme dans chantaient ou remerciement75. Ceci est 
également le cas pour les séquences oi et oin qui correspondent au 
niveau phonétique à des diphtongues de forte cohésion qui ne donnent 
jamais lieu à une diérèse dans le vers, ni dans la prose sauf à des fins 
stylistiques marquées [cf. Klein, 1991]. 

3.  Le groupement correspond à plusi�H�X�U�V���Q�R�\�D�X�[�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V���9���� �&�¶�H�V�W���O�H��
cas pour cré-ation, ré-el, ha-ï�������� �(�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �S�R�U�W�H��
un accent graphique. 

4.  Le groupement commence par une voyelle i, u ou ou : ia, io, ue, ui, 
oua���������� �6�H�O�R�Q�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�X�� �O�R�F�X�W�H�Xr, la 
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H���� �F�H�W�W�H�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�H��
correspondra phonétiquement à une voyelle haute ou à une semi-
voyelle. On aura soit une réalisation des deux voyelles (diérèse : 
�P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �K�D�X�W�H������ �V�R�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� ���V�\�Qérèse : semi-
vocalisation de la glissante i, u, ou). Ainsi, le mot hier aura pour 
transcription phonétique (i)(´ r)  en cas de diérèse et (j ´ r ) en cas de 

synérèse. En cas de synérèse, la dernière voyelle devient le noyau V 
tandis que la semi-voyelle (ou semi-consonne) est assimilée au 
�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �1���� �'�q�V�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �L�O�� �\�� �D�� �H�X�� �X�Q�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H��
importante à la semi-vocalisation de la voyelle haute. Mais 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�F�R�U�H���� �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�H�V�� �O�R�F�X�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �S�U�R�Q�R�Q�F�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�X�[��
voyelles dans Ly-on, vi-olence... Marc Klein [1991] part justement de 
�O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �© parlers parisiens » le traitement des 
glissantes (voyelles hautes/semi-�Y�R�\�H�O�O�H�V���� �H�V�W�� �V�R�X�P�L�V�� �j�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V��
variations. Dans le vers, la situation est également complexe, quoique 

                                                 
75 Ces e �Q�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�Y�H�Q�X�V�� �L�Q�H�U�W�H�V�� �T�X�¶�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X��XVI e siècle. Au Moyen-Age, ces e 

internes comptaient.  
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plus systématique76 �H�W�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �G�L�p�U�q�V�H�� �H�W�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �H�V�W��
également constatée. 

 

�&�¶�H�V�W�� �O�H�� �T�X�D�W�U�L�q�P�H�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �L�P�S�R�U�W�H�� �L�F�L�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H��
�G�L�p�U�q�V�H�������V�\�Q�p�U�q�V�H���D���X�Q�H���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���V�X�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���Q�R�\�D�X�[���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V��
et sur le décompte. Faire la diérèse consiste à dissocier dans la 
prononciation deux voyelles consécutives dont la première est une 
glissante (voyelle haute i, u ou ou). 

�/�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �G�L�p�U�q�V�H���V�\�Q�p�U�q�V�H�� �P�p�U�L�W�H�� �X�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �S�R�X�U��
plusieurs raisons ���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �Q�L�Yeaux complexes de 
�O�D�Q�J�X�H�����O�H�[�L�T�X�H���H�W���V�\�Q�W�D�[�H���� �H�W���S�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���D�� �X�Q�H���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���V�X�U��
le dénombrement du vers. 

�/�H�V�� �F�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H�� �H�W�� �G�H�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �Q�H�� �V�H�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H��
simple. On aurait pu imaginer que la diérèse se fasse systématiquement sur 
�G�H�V���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�����P�D�L�V���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���F�D�V :  

�(�W���T�X�H���M�¶�H�Q�W�H�Q�G�H���G�L�U�H���D�X�[���S�H�X�S�O�H�V���L�Q�Giens 
(e)(k \ )(j å~)(t å~)(d \ f)(d i r)( o)(p Ø)(p l \  zl)(´~)(d i)(´~) 

Racine, Alexandre le Grand, vers 11. 

Hé bie�Q�����M�H���O�¶�D�Y�R�X�H�U�D�L�����T�X�H���P�D���M�X�V�W�H���F�R�O�q�U�H 

(e)(b j ´~)(j \ )(l a)(v u)(r ´)(k \ )(m a)(j y s)(t \ )(k ø)(l ´ r) 
Racine, Alexandre le Grand, vers 233. 

On aurait pu au moins espérer que pour une même forme graphique, on 
�D�L�W���O�H���P�r�P�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�����&�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Q�R�Q���S�O�X�V���O�H���F�D�V : les homographes77 fier 
adjectif et fi-er �Y�H�U�E�H���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���O�H���P�r�P�H���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V :  

                                                 
76 �1�R�X�V�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �T�X�¶�H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H�� �U�D�U�H�V�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �D�G�R�S�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V 

règles de décompte. 
77 Ils ne sont certes pas homophones, mais en partant de la forme écrite, seule une 

analyse syntaxique permet de différencier les deux mots.  
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�4�X�L���G�q�V���T�X�¶�j���V�H�V���U�H�J�D�U�G�V���H�O�O�H���R�V�H���V�H���Iier,  

(k i)(d ´)(k a)(s e)(r \ f)(g a r zl)(´ l)(o )(z \ )(s \ )(f i)(e) 

Racine, Britannicus, vers 421. 

�'�H�V���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V���G�¶�X�Q���F�°�X�U���V�L���Iier, si dédaigneux,  

(d e�����V��� �a�����W���L�����P��� �a���a���G���y�a�����N���y���U�����V���L������f j ´ r )(s i)(d e)(d ´)(µ Ø) 
Racine, Phèdre, vers 68. 

Seule une bonne désambiguïsation morpho-syntaxique des 
homographes hétérophones permettra de distinguer ces deux cas. 

 

Dans Dire le vers, Milner et Regnault [1987] �Q�¶�p�Y�R�T�X�H�Q�W�� �j�� �D�X�F�X�Q��
�P�R�P�H�Q�W���O�H���U�{�O�H���G�H���O�D���G�L�p�U�q�V�H���G�D�Q�V���O�D���G�L�F�W�L�R�Q���G�X���Y�H�U�V�����'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H�V���P�L�V�H�V���H�Q��
�V�F�q�Q�H���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���Y�X�H�V���P�R�Q�W�U�H�Q�W���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���V�R�X�P�L�V���j��
une forte variation : tandis que certains comédiens distinguent nettement 
chacune des �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
les traitent comme une seule unité vocalique avec un léger allongement. 
�$�L�Q�V�L���G�D�Q�V���O�D���P�L�V�H���H�Q���V�F�q�Q�H���G�¶Horace par Marion Bierry en 1998 au Théâtre 
�G�H���O�¶�¯ uvre, chaque cas de diérèse donnait lieu à une distinction appuyée des 
deux voyelles, tandis que dans celle de Jean-Pierre Miquel en 1974, à la 
Comédie-�)�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �O�H�V�� �G�L�p�U�q�V�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H�V�� �T�X�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �O�p�J�H�U��
�D�O�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W���G�X���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�����0�D�L�V���L�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���O�j���T�X�H���G�H���F�K�R�L�[���G�H��
diction. 

Est-�H�O�O�H�� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�\��
attarde ? A-t-elle une forte incidence sur le décompte ? Nous allons voir que 
oui. 

�6�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V�� �G�H�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �H�W�� �5�D�F�L�Q�H���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�H�V��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �)�U�D�Q�W�H�[�W�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �F�R�P�S�O�p�W�p�� �Fe corpus, nous avons 
repéré tous les mots comprenant des groupements susceptibles de porter la 
diérèse (groupements vocaliques commençant par i, u et ou). Nous 
désignons ces mots comme étant à « diérèse potentielle ». Ensuite, nous 
avons identifié parmi les mots à diérèse potentielle ceux qui portaient 
effectivement la diérèse (« diérèse attestée »). 
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 Global Diérèse potentielle Diérèse attestée 
V 32724 10,8 % 5,6 % 
N 1062777 4,8 % 1 % 
N /V 32,5 14,3 5,8 
V1/V 41,6 %  50,4 % 

V : nombre de vocables (étendue du vocabulaire)78 ;  
N �����Q�R�P�E�U�H���G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���R�X���G�H���P�R�W�V�����p�W�H�Q�G�X�H���G�X���W�H�[�W�H�� ;  
V 1/V �����S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H���G�¶�K�D�S�D�[�����P�R�W�V���G�H���I�U�p�T�X�H�Q�F�H�������� 

Clef de lecture : 10,8 % du vocabulaire comportent un groupement vocalique 
commençant par une voyelle haute (groupement vocalique 
susceptible de porter une diérèse). 5,6 % du vocabulaire (soit un peu 
plus de la moitié) porte effectivement une diérèse. Ce tableau ne 
�F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���T�X�¶�D�X�[���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V���F�R�P�P�H�Q�o�D�Q�W���S�D�U��i, u ou 
ou (y compris les cas où intervient la règle des trois consonnes). Ont 
été exclus les groupements avec e muet (du type vie, vue, 
remercieront, partaient...), les groupements eui, uei, oui devant /j/ 
(deuil, accueil, bouilloire, etc.) et les groupements vocaliques uV 
après q ou g. 

Figure 17. Part du vocabulaire affecté par la diérèse 

Premier constat ���� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H�� �Q�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �I�D�L�E�O�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X��
vocabulaire (5,6 %) et une plus faible partie encore des occurrences (1 %). 
�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�� �S�Rur le 
décompte. En moyenne, un alexandrin est composé de huit mots (cf. 
chapitre VIII ). En faisant la diérèse systématiquement sur tous les mots à 
diérèse potentielle, un vers sur trois en moyenne sera mal compté. En 
ignorant le phénomène, en ne faisant que des synérèses, un vers sur douze 
�V�H�U�D�� �P�D�O�� �G�p�Q�R�P�E�U�p���� �/�H�� �P�R�L�Q�G�U�H�� �P�D�O�� �H�V�W�� �G�¶�L�J�Q�R�U�H�U�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H��
�P�D�L�V�� �F�H�O�D�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �X�Q�� �W�D�X�[�� �G�¶�H�U�U�H�X�U�� �Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�� ���� �������� �'�¶�R�•�� �O�D��
�Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���H�Q���G�p�W�D�L�O���O�H�V���F�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H�� 

Second constat : les mots portant une diérèse sont des mots rares. Ils ont 
�X�Q�H���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���P�R�\�H�Q�Q�H���W�U�q�V���I�D�L�E�O�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���Y�R�F�D�E�X�O�D�L�U�H��
�����������F�R�Q�W�U�H���������������H�W���O�H���W�D�X�[���G�¶�K�D�S�D�[�����P�R�W�V���Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�D�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���V�H�X�O�H���I�R�L�V����
est sensiblement plus élevé (50,4 % contre 41,6 %). On peut penser que ces 
�P�R�W�V���� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �U�D�U�H�V���� �R�Q�W�� �P�L�H�X�[�� �V�X�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�X�U�� �I�R�U�P�H��
�F�R�P�S�O�H�[�H�����&�H�F�L���V�H�P�E�O�H���F�R�Q�I�L�U�P�H�U���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���V�X�U���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���O�D���V�\�Q�p�U�q�V�H��
que nous verrons ultérieurement : plus un mot est fréquemment employé, 
plus la tendance à la synérèse est forte. 

                                                 
78 �3�R�X�U���T�X�¶�L�O���Q�¶�\���D�L�W���S�D�V���G�H���F�R�Q�I�X�V�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H���V�L�J�Q�H���9�����G�p�V�L�J�Q�D�Q�W���X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H�����Q�L���D�Y�H�F��

N, désignant les non-voyelles, nous avons utilisé une police spécifique pour le V (V )et le N 
(N ) de Muller [1977] qui correspondent au nombre de mots différents et au nombre 
�G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���G�D�Q�V���X�Q���F�R�U�S�X�V�� 
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A titre de remarque, il est assez étonnant de constater que la diérèse crée 
un hiatus interne - la rencontre de deux voyelles -, alors que le hiatus 
�Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H���T�X�D�Q�G���O�H�V���G�H�X�[���Y�R�\�H�O�O�H�V���D�S�Sartiennent 
�j�� �G�H�X�[�� �P�R�W�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� ���K�L�D�W�X�V�� �H�[�W�H�U�Q�H������ �&�¶�H�V�W�� �0�D�O�K�H�U�E�H�� �T�X�L�� �D�� �L�P�S�R�V�p�� �F�H�W�W�H��
nouvelle contrainte au vers, formalisée dans �/�¶�$�U�W���3�R�p�W�L�T�X�H��de Boileau :  

�*�D�U�G�H�]���T�X�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���j���F�R�X�U�L�U���W�U�R�S���K�k�W�p�H 
�1�H���V�R�L�W���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���H�Q���V�R�Q���F�K�H�P�L�Q���K�H�X�U�W�p�H 

Boileau, L�¶�$�U�W���3�R�p�W�L�T�X�H, Chant Premier. 

Pourtant Malherbe lui-même a commis dans sa jeunesse des hiatus 
�H�[�W�H�U�Q�H�V�����T�X�¶�L�O���V�H���J�D�U�G�H�U�D���E�L�H�Q���G�H���U�p�p�G�L�W�H�U������ 

�-�H���G�H�P�H�X�U�H���H�Q���G�D�Q�J�H�U���T�X�H���O�¶�k�P�H���T�Xi est née 
Malherbe, Poésies, « Les larmes de Sainct-Pierre, Imitées du Tansille. Au Roy », 

vers 250. 

Ce hiatus externe est évité dans le vers classique et sera rejeté par son auteur 
lui-�P�r�P�H���D�O�R�U�V���T�X�H���O�H���K�L�D�W�X�V���L�Q�W�H�U�Q�H�����U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H���G�H�X�[���Y�R�\�H�O�O�H�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��
�G�¶�X�Q���P�R�W���� 

�$�Y�D�Q�W���T�X�¶�L�O���P�H���F�K�H�U�F�K�k�W�����X�Q���R�U�J�X�H�L�O���L�Q�T�Xi-et 
Racine, Alexandre le Grand, vers 239. 

ne pose aucune difficulté. 

�/�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �K�L�D�W�X�V�� �H�[�W�H�U�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
simple à interpréter. En tout cas, elle ne peut être mise sur le compte de la 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�¶�X�Q�H���H�X�S�K�R�Q�L�H�����F�R�Q�W�U�H�G�L�W�H���S�D�U���O�H�V���K�L�D�W�X�V���L�Q�W�H�U�Q�H�V�����2�Q notera que 
le vocabulaire de la métrique distingue bien les phénomènes intérieurs aux 
mots des phénomènes de frontière : on parle de diérèse / synérèse en 
position intérieure, de hiatus / synalèphe en position de frontière de mot. Et 
�F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �O�j�� �F�H�� �T�X�L��différencie les deux phénomènes ���� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �R�X�� �O�D��
�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W�� 

IV.1.1. L'interprétation classique de la diérèse  

Pourquoi dans un groupement vocalique commençant par une glissante 
(i, ou, u), celle-ci devient-elle alternativement une voyelle haute ou une 
semi-voyelle �"�� �3�R�X�U�T�X�R�L�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V�� �Q�¶�R�Q�W-ils pas le 
même comportement ? Quelles sont les origines de ces variations ?  
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Les métriciens définissent usuellement la diérèse et la synérèse par 
rapport à la langue, ou du moins par rapport à leur propre représentation de 
la langue. Ainsi :  

�&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �X�Q�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �S�U�R�V�H�� �V�R�Q�W�� �G�p�G�R�X�E�O�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�O�R�F�X�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�L�I�L�p�H��
�������������� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�R�P�P�H�� �O�D��DIERESE. A �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �G�H�X�[�� �V�\�O�O�D�E�H�V�� �H�Q�� �S�U�R�V�H��
peuvent être contractées en une seule dans �O�¶�p�O�R�F�X�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�L�I�L�p�H�� �������������� �&�¶�H�V�W�� �F�H��
�T�X�¶�R�Q���Q�R�P�P�H���O�D��SYNERESE. 

[Bernardy, 1988, p. 109-110]. 

�/�H�� �S�U�p�V�X�S�S�R�V�p���G�H�V���P�p�W�U�L�F�L�H�Q�V���H�V�W���T�X�¶�H�Q���O�D�Q�J�X�H���O�D���V�\�Q�p�U�q�V�H���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�H��
quasi-�V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���� �H�Q�� �W�R�X�W�� �F�D�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�R�Q�� �V�R�X�P�L�V�� �j��
variation ; ce que démentent les observations sur la prononciation actuelle. 
�&�H���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V���O�H���S�U�L�Y�L�O�q�J�H���G�X���Y�H�U�V�� 

De nombreux métriciens considèrent que le phénomène de la diérèse est 
�L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�� �j�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�D�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H��
historique permet de comprendre une grande partie des règles de la diérèse. 
Nous présentons ci-�G�H�V�V�R�X�V���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���O�D���S�O�X�V�� �F�R�X�U�D�P�P�H�Q�W���D�G�P�L�V�H���V�X�U��
les règles de la diérèse. 

A �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����O�H���G�p�F�R�P�S�W�H���G�H�V���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V���V�H���I�R�Q�G�D�L�W���V�X�U���G�H�V��
données étymologiques. Les r�q�J�O�H�V���R�Q�W���O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H���G�H���O�D���V�L�P�S�O�L�F�L�W�p�����F�R�P�P�H��
le montre Grammont [1908, 1965, p. 16] :  

1. « Les deux voyelles françaises constituent une diphtongue qui 
représente une seule voyelle latine ou une voyelle et une consonne ; 
�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �I�R�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� » Par exemple, bien, dérivé de bene, 
compte pour une seule syllabe. 

2. « Les deux voyelles françaises représentent deux voyelles latines, qui 
étaient séparées en latin par une consonne (...) ou y étaient déjà 
contiguës. �ª�� �'�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�H�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���� �H�O�O�H�V�� �F�R�Q�V�Wituent deux 
�V�\�O�O�D�E�H�V�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U��li -er, qui vient de ligare, ou pour di-adème, 
dérivé de diadema. 

3. « �'�H�V���G�H�X�[���Y�R�\�H�O�O�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����O�¶�X�Q�H���H�V�W���O�D���I�L�Q�D�O�H���G�¶�X�Q���P�R�W���V�L�P�S�O�H���H�W��
�O�¶�D�X�W�U�H���O�¶�L�Q�L�W�L�D�O�H���G�¶�X�Q���V�X�I�I�L�[�H���T�X�L�� �V�¶�H�V�W���D�G�M�R�L�Q�W���D�X���U�D�G�L�F�D�O���S�R�X�U���H�Q���W�L�U�H�U��
un dérivé en français même. » Ici encore, les deux voyelles 
appartiennent à deux syllabes différentes. Vertu-eux est ainsi construit 
sur virtus, -tutis 
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�/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�p�W�U�L�F�L�H�Q�V�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �G�L�p�U�q�V�H�� ���� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �H�V�W�� �O�D�� �V�X�L�Y�D�Qte. La diction poétique, à 
�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�I�R�U�P�H�� �j�� �O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H���� �p�W�D�L�W��
�S�U�D�W�L�T�X�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�H���� �0�D�L�V�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �V�H�� �V�H�U�D�L�W�� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �F�U�H�X�V�p��
entre la langue courante et la langue poétique. Ainsi, dans la prononciation 
ordinaire, les voyelles /i/, /ç/ et /u/ (voyelles hautes) suivies de voyelles ont 

tendance à se transformer en semi-consonnes, tandis que la langue poétique 
reste davantage fidèle à la tradition. La perception et la reconnaissance de 
cet écart ont conduit les mét�U�L�F�L�H�Q�V���G�H���O�¶�k�J�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���j���p�Q�R�Q�F�H�U���H�W���L�P�S�R�V�H�U��
�G�H�V�� �U�q�J�O�H�V���� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �V�H�U�Y�L�U�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H���� �/�H�V��
métriciens auraient en quelque sorte figé le vers par des règles 
réactionnaires. 

 

Cependant, même dans le vers, le respect des règles étymologiques est 
�S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �D�O�W�p�U�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H����
�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�� �D�� �F�H�U�W�H�V�� �D�I�I�H�F�W�p�� �O�H�� �Y�H�U�V�� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�O�X�V��
lente et moins systématique. On observe une certaine tendance à la synérèse 
�H�W�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�Xne règle qui force à semi-vocaliser la glissante i après 
une séquence obstruante-liquide (règle des trois consonnes). 

La tendance à la synérèse fait que certains termes, qui devraient être 
sujets à la diérèse pour des raisons étymologiques, ne le sont pas dans le 
vers ���� �F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H��dieux, diable, oui (les exemples sont finalement assez 
rares) et de certaines formes conjuguées. Mazaleyrat [1974, p. 46-53] 
�S�U�R�S�R�V�H�� �G�H�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �T�X�L��
entraîne un non respect de la règle étymologique :  

1. �/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H ���� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �X�Q��
�L�Q�I�O�p�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V���� �$�L�Q�V�L���� �O�D�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �V�¶�H�V�W�� �L�P�S�R�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
termes très employés comme oui, diable... alors que pour les termes 
plus savants, la diérèse a été mieu�[�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H���� �/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �V�H�U�D�L�W��
�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H���j���X�Q�H���X�V�X�U�H���G�X�H���j���O�¶�X�V�D�J�H���U�p�H�O�����I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�H�P�S�O�R�L�����S�O�X�W�{�W��
�T�X�¶�j�� �X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H ���� �F�¶�H�V�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶usage �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W����
�0�D�O�J�U�p���W�R�X�W�����O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V���j���O�D���U�q�J�O�H���p�W�\�P�R�O�R�J�L�T�X�H���H�V�W���D�V�V�H�]��
limité. 

2. Les entraîn�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�D�Q�D�O�R�J�L�H : les groupes phonétiquement proches 
�R�Q�W�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �D�� �r�W�U�H�� �F�R�P�S�W�p�V�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �P�D�Q�L�q�U�H���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W��
étymologiquement distincts. Et, là encore, la tendance à la synérèse 
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prévaut sur la diérèse. Ainsi, toutes les formes verbales finissant en  
-ions ont été assez tôt comptées comme une seule position (sauf celles 
qui correspondent à des verbes en -ier : justifi-ons). Pourtant, 
�O�¶�L�P�S�D�U�I�D�L�W���H�W���O�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�����G�p�U�L�Y�p�V���G�H��-ebamus, auraient dû donner 
�O�L�H�X�� �j�� �G�H�X�[�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �D�Q�D�O�R�J�L�H��avec les subjonctifs dérivés 
de -eamus�����T�X�L���G�q�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���D�S�S�D�U�X�V���H�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V���R�Q�W���p�W�p���F�R�P�S�W�p�V���H�Q��
�V�\�Q�p�U�q�V�H�����T�X�H���O�D���G�L�p�U�q�V�H���D���G�L�V�S�D�U�X���S�R�X�U���O�¶�L�P�S�D�U�I�D�L�W���H�W���O�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� 

La règle dite « des trois consonnes » proscrit la succession de trois 
consonnes et force donc à vocaliser le i �V�¶�L�O���H�V�W���S�U�p�F�p�G�p���G�H���G�H�X�[���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V����
la dernière étant une liquide (l ou r�������'�D�Q�V���O�D���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�H���D�F�W�X�H�O�O�H�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��
�O�D���U�q�J�O�H����2�/�*�����L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���2�E�V�W�U�X�D�Q�W�H-Liquide-Glissante) 
décrite par Klein [1991] qui force à vocaliser la glissante. Par exemple, plier 
se prononce /pli e/ et non /plje/. Ce phénomène de langue, apparu entre le 
XVI e et le XVII e �V�L�q�F�O�H�V�����V�¶�p�W�H�Q�G���D�X���Y�H�U�V�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H����grief �Q�¶�D���D�X�F�X�Q�H���U�D�L�V�R�Q��
étymologique de porter une diérèse, puisque la diphtongue représente une 
seule voyelle latine a (gravis). 

�1�R�Q���T�X�¶�L�O���Q�H���P�H���V�R�L�W��grief que la tombe possede 
Malherbe, Poésies, « XC, Consolation à Monsieur du Perier, gentil-homme 

�G�¶�$�L�[���H�Q���3�U�R�Y�H�Q�F�H�����V�X�U���O�D���P�R�U�W���G�H���V�D���I�L�O�O�H ». 

Pourtant après Malherbe, il est toujours décomposé en deux positions dans 
le vers. 

Gri-efs et faits nouveaux, baux et procès-verbaux. 
Racine, Les Plaideurs, vers 225. 

�,�O���V�H�P�E�O�H���T�X�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���V�R�L�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���F�H�W�W�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q :  
Notre poésie a cette obligation, avec plusieurs autres, à M. Corneille, qui, dans 
sa tragi-comédie du Cid, a osé le premier faire meurtrier de trois syllabes. Je suis 
un des premiers qui ait imité en cela M. Corneille, ayant remarqué que les dames 
�H�W�� �O�H�V�� �F�D�Y�D�O�L�H�U�V�� �V�¶�D�U�U�r�W�D�L�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �j�� �X�Q�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �S�D�V���� �j�� �F�H�V�� �P�R�W�V�� �G�H��meurtrier, 
sanglier, bouclier, peuplier�����H�W���T�X�¶�L�O�V���D�Y�D�L�H�Q�W���S�H�L�Q�H���j���O�H�V���S�U�R�Q�R�Q�F�H�U�� 

Ménage, Observations sur les poésies de Malherbe, cité par Bernardy [1988, 
p. 110]. 

�&�H�W�W�H���U�q�J�O�H���D���L�Q�W�U�R�G�X�L�W���j���O�¶�k�J�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���F�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H�����(�O�O�H��
pousse à reconnaître de�X�[���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���O�j���R�•���S�H�X���G�H���W�H�P�S�V���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W���R�Q���Q�¶�H�Q��
�F�R�P�S�W�D�L�W���T�X�¶�X�Q�H�����$�L�Q�V�L���F�R�P�S�W�H-t-on :  

 d\  /vri /ø~  au lieu de  d\  /vrjø~~ 

så~ /gli/e  au lieu de  så~ /glje. 
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�$�O�R�U�V���T�X�H���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H���O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H���F�U�H�X�V�H���O�¶�p�F�D�U�W���H�Q�W�U�H���Y�H�U�V���H�W���S�U�R�V�H�����O�D��
tendance à la synérèse, comme la règle « des trois consonnes », ont 
tendance à rapprocher la diction du vers de celle de la prose. 

En résumé, on considère que le décompte des groupements de voyelles 
�j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �I�R�U�F�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�R�L�U�H�V : le 
�U�H�V�S�H�F�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�\�P�R�O�R�J�L�H���� �O�D�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �H�W�� �O�D�� �U�q�J�O�H�� �G�H�V�� �W�U�R�L�V��
consonnes, qui introduit de nouveaux cas de diérèse. 

 

�&�H�W�W�H���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���H�V�W���V�p�G�X�L�V�D�Q�W�H�����P�D�L�V���Q�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���O�H�V��
moyens de la vérifier. Y a-t-il réellement eu un affaiblissement de la 
diérèse ? Cela mériterait un examen approfondi. Une lecture superficielle du 
�5�R�P�D�Q�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H, datant du XII e �V�L�q�F�O�H���� �V�H�P�E�O�H�� �L�Q�G�L�T�X�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �j�� �S�H�X��
près le même nombre de diérèses à cette époque que chez Corneille et 
Racine ; mais ce ne sont pas les mêmes : certaines ont disparu, tandis que de 
nouvelles ont été introduites. 

�,�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �D�X�V�V�L�� �H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�H�� �U�{�O�H�� �T�X�¶�D�� �S�X�� �M�R�X�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�����/�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V���D���p�W�p���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H�P�H�Q�W���H�Q�U�L�F�K�L�H���G�X��
Moyen-Age à la Renaissanc�H���>�&�H�U�T�X�L�J�O�L�Q�L�������������@�����H�W���F�H�W���H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���V�¶�H�V�W��
�H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �W�U�D�G�X�L�W�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �Y�R�\�H�O�O�H�V�� �K�D�X�W�H�V���� �$�L�Q�V�L��
sanglier �V�¶�p�F�U�L�W���D�X���0�R�\�H�Q-Age sangler�����2�U���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H��
de voyelles hautes multiplie les possibilités de di�p�U�q�V�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H��
sangler devient sanglier���� �T�X�¶�X�O�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W�� �R�Q�� �S�R�X�U�U�D�� �\�� �G�p�Q�R�P�E�U�H�U�� �W�U�R�L�V��
�V�\�O�O�D�E�H�V���� �/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�H�� �Q�¶�D-t-elle pas eu une incidence 
�L�Q�Y�H�U�V�H�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H���� �H�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V��
vocaliques susceptibles de donner lieu à des phénomènes de diérèse ?  

La question du tréma mérite aussi quelque attention. Dans les textes du 
Moyen-�$�J�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�D�Q�V���O�D���S�R�p�V�L�H���H�V�S�D�J�Q�R�O�H���M�X�V�T�X�¶�D�X��XXe siècle, et sans 
doute ailleurs, le tréma semble marquer la diérèse dans le vers comme un 
élément différenciateur par rapport à la prose. 

�&�D�U���O�¶�D�L�U���H�V�W�X�W���P�•�H�W�����O�H���I�L�U�P�D�P�H�Q�W���F�U�R�L�V�V�L�U 
�/�H���5�R�P�D�Q���G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H�����Y�H�U�V�����������S�� 70. 

Lento lo embiste, y con süave estilo 
Luis de Góngora, Soledades, « Primera soledad », vers 40. 

�&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V �S�D�V�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W��
�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�X�S�O�H�� �G�L�p�U�q�V�H���V�\�Q�p�U�q�V�H�� �H�Q�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
étymologiques, nous nous contenterons de dresser un portrait synchronique 
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�G�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �W�U�D�L�W�p�H�� �S�D�U�� �&�Rrneille et 
Racine. Nous verrons comment des textes supplémentaires enrichissent ce 
�S�R�U�W�U�D�L�W�����&�H���S�R�U�W�U�D�L�W���V�H�U�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H��règles faisant intervenir 
des données lexicales et morphosyntaxiques, et de �O�L�V�W�H�V���G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V. 

IV.1.2. Examen empirique de la  diérèse  
chez Corneille et Racine  

Ferdinand de Gramont, dans Les Vers français et leur prosodie [1876], 
a constitué un tableau des regroupements de voyelles et de la manière dont 
ils sont comptés. Dans la lignée de ce travail, nous avons procédé à un 
examen systématique et exhaustif des suites de voyelles contiguës 
(commençant par i, u, ou ou���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �W�K�p�k�W�U�D�O�H�V�� �F�R�P�S�O�q�W�H�V�� �G�H��
Corneille et Racine (corpus CORRAC). Nous avons utilisé une des fonctions 
du logiciel Hyperbase conçu par Etienne Brunet [1989, 1993], le 
« concordancier », qui restitue le texte à droite et à gauche de la chaîne de 
caractères recherchée. Les vers sont présentés triés en fonction de 
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�U�R�L�W�� �R�X�� �J�D�X�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�p�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H��
montre la Figure 18. Malheureusement, quand la séquence est au début ou à 
la fin du vers, le vers est parfois incomplet, ce qui peut être préjudiciable 
�S�R�X�U�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�p�F�R�P�S�W�H���� �6�L�� �W�R�X�W�� �O�H�� �F�R�U�S�X�V�� �p�W�D�L�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p��
�H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�V�����L�O�� �V�X�I�I�L�U�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�� �S�R�X�U�� �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�D��
présence ou non de la diérèse. Mais, comme quasiment tous les mètres sont 
attestés, le vers complet est nécessaire pour la reconnaissance préalable du 
�P�q�W�U�H���� �S�X�L�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�D�V�� �G�¶incertitude, les 
�O�L�H�Q�V�� �K�\�S�H�U�W�H�[�W�X�H�O�V�� �Q�R�X�V�� �R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�X�O�W�H�U�� �O�H�� �W�H�[�W�H��
original. 
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Figure 18. Recherche de vers contenant le groupement « ia » (extrait) 

Dans la majorité des cas, un hémistiche suffit pour trancher la question 
�G�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H���� �V�¶�L�O�� �Q�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�� �P�R�W�� �j�� �G�L�p�U�q�V�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire 
une seule séquence glissante-voyelle. La séquence concernée sera comptée 
�F�R�P�P�H���X�Q�H���R�X���G�H�X�[���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���H�Q���W�U�R�X�Y�H�U���V�L�[�����(�Q���U�H�Y�D�Q�F�K�H�����V�¶�L�O��
existe plusieur�V�� �V�\�O�O�D�E�H�V���F�D�Q�G�L�G�D�W�H�V���j�� �O�D���G�L�p�U�q�V�H���R�X���T�X�¶�L�O���\�� �D���G�H�V���P�R�W�V���D�Y�H�F��
un h �L�Q�L�W�L�D�O���G�R�Q�W���O�D���Q�D�W�X�U�H�����D�V�S�L�U�p�� �R�X���Q�R�Q���� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �F�R�Q�Q�X�H���� �L�O���I�D�X�G�U�D���D�Y�R�L�U��
�U�H�F�R�X�U�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���Y�H�U�V���F�R�P�S�R�U�W�D�Q�W���O�H���P�r�P�H���W�H�U�P�H���S�R�X�U���U�p�V�R�X�G�U�H���O�¶�p�T�X�D�W�L�R�Q����
�'�¶�R�•���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���T�X�H���O�H�V���Y�H�U�V���V�R�L�H�Q�W���W�U�L�p�V�� 

Prenons par exemple le vers suivant :  
De Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. 

Racine, Iphigénie, vers 60. 

�/�¶�K�p�V�L�W�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���\���D�Y�R�L�U���S�R�X�U���I�D�L�U�H���S�R�U�W�H�U���O�D���G�L�p�U�q�V�H���V�X�U��Diane ou lieux 
�H�V�W���O�H�Y�p�H���S�D�U���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���Y�H�U�V���T�X�L���F�R�Q�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���O�¶�X�Q���R�X �O�¶�D�X�W�U�H���W�H�U�P�H :  

Jusque sur le bûcher Di-ane est descendue,  
Racine, Iphigénie, vers 1786. 

Cet examen nous a amené à constituer un ensemble de règles et des 
�O�L�V�W�H�V�� �G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V���� �/�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D��
diérèse/synérèse est ainsi constitué de règles qui intègrent des données 
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�S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H�V���� �O�H�[�L�F�D�O�H�V�� �H�W�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V���� �H�W�� �G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �j�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�� �F�H�V��
règles. Il correspond aux règles de décompte des groupements de voyelles 
�G�D�Q�V���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H�����F�H���T�X�L���Q�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W �T�X�¶�X�Q��
�I�D�L�E�O�H���p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���G�H���Y�H�U�V�����D�X���U�H�J�D�U�G���G�H���O�¶�L�P�P�H�Q�V�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�H�����,�O��
y a néanmoins de fortes probabilités pour que de nombreux écrivains de 
�F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H���� �Y�R�L�U�H�� �G�¶�p�S�R�T�X�H�V�� �X�O�W�p�U�L�H�X�U�H�V���� �D�L�H�Q�W�� �V�X�L�Y�L�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �U�q�J�O�H�V����
�1�R�X�V���Y�H�U�U�R�Q�V���T�X�H���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���W�H�[�W�H�V���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H���G�H��
�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���U�q�J�O�H�V�����G�¶�D�O�O�R�Q�J�H�U���O�H�V���O�L�V�W�H�V���G�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V�����P�D�L�V���Q�¶�D���S�D�V���L�Q�Y�D�O�L�G�p���O�H�V��
règles déjà trouvées, ce qui est un résultat assez satisfaisant. 

IV.1.3. Tableaux récapitulatifs des règles de la 
diérèse 

Les tableaux suivants présentent le traitement dans les vers de Corneille 
et Racine de groupements vocaliques commençant par les voyelles hautes i, 
u et ou. Les lettres i, u et ou ont respectivement les réalisations phonétiques 
/j/, /¥/ ou /w�����V�¶�L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H, et /i/, /ç/ ou /u�����V�¶�L�O���\���H�Q���D���X�Q�H�����2�Q���D��

�U�D�M�R�X�W�p�� �H�Q�� �L�W�D�O�L�T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�D�V�� �W�U�R�X�Y�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�H��
complément de notre corpus : Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud... (cf. 
Annexe VI). 

Les exemples de diérèse qui relèvent de la règle des trois consonnes 
�S�U�p�V�H�Q�W�p�H���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���W�U�D�L�W�p�V���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X�� 
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 Diérèse (deux voyelles métriques) Synérèse (une voyelle métrique) Mots  

Gp voy. Catégorie grammaticale Exemples Catégorie grammaticale Exemples variables 
ia (iâ) imparfait et passé 

simple des verbes en  
-ier79 

étudi-ai, envi-ait...     

 noms propres Eli-acim, Vi-a, Panagi-a, Di-az, Geni-alis...   Mathias (Hugo), Brescia (Hugo)  
 noms, adjectifs  li -aison, bi-ais80, insati-able, di-adème, mari-

age, invari-able... 
li -ard (Hugo), milli-ard (Rimbaud) 
di-aloguer, osti-aire (Hugo), immédi-atement 
(Hugo), opini-âtrement (Baudelaire),  

 diable, viande, diantre  
endiablé, irrémédiable81 (Baudelaire),, diacre 
(Hugo), piastre (Hugo), jusquiame (Hugo)82 

miasme 

 verbes rire et sourire souri -ant, souri-ait, ri-ant    
Cya 

ïa 
 hy-acinthe, Asty-age, Cy-admis, Marsy-as, 

dry-ade, ï-ambe 
   

iec  Babie-ça    
ied  Ovi-edo  pied, Winkelried  
   verbes en -seoir sied, messied, assied  
ief    relief, fief grief 
iel  essenti-el, torrenti-el, pestilenti-el, Dani-el  ciel, fiel, Penafiel, Spielberg, immatériel  
iem  pati-emment    
ien   formes conjuguées des 

verbes tenir et venir et 
leurs dérivés 

tient, parvient, viens, tienne...   

   pronoms et adjectifs 
possessifs 

mien, tien, sien, mienne, tienne...   

   bien, rien et dérivés bienheureux, bien, rien...   

                                                 
79 Exemples de verbes en -ier : remercier, étudier, fier, sacrifier, lier, expier, marier, envier.  
80 Pour F. de Gramont, biais �Q�¶�D���T�X�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���P�p�W�U�L�T�X�H�����2�Q���W�U�R�X�Y�H���S�R�X�U�W�D�Q�W���F�K�H�]���5�D�F�L�Q�H�����X�Q�L�T�X�H���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� : « Je ne sais quel bi-ais �L�O�V���R�Q�W���L�P�D�J�L�Q�p�´����Les Plaideurs) 
81 Dans un unique exemple, irrémédiable ne porte �S�D�V���G�H���G�L�p�U�q�V�H�����&�H�F�L���U�H�S�R�V�H���V�X�U���X�Q�H���I�D�X�V�V�H���p�W�\�P�R�O�R�J�L�H�����O�H���W�H�U�P�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���V�X�U��diable, mais sur remédier. 
82 Autres exceptions repérées par F. de Gramont : fiacre, galimatias. 
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 Diérèse (deux voyelles métriques) Synérèse (une voyelle métrique) Mots  
Gp voy. Catégorie grammaticale Exemples Catégorie grammaticale Exemples variables 
 noms, adjectifs en -ien impati-ence, impati-ent, audi-ence,  

li -en, chirurgi-en, bohémi-en, tyroli-en, 
magici-en,... 
patrici-enne, musici-enne 

 entretien, chien, Praticien, chrétien83, 
chrétienne... 
vaurien (Baudelaire) 

ancien, gardien 

ien, 
yen 

noms propres Malli -en, Ori-ent, Argi-en, Phrygi-en, Apuli-
ens... 
Liby-ens, Fabi-ens...  

 Amiens, Enguien, Damiens (Hugo), Etienne, 
Vienne, Sienne 

 

ier, yer verbes en -ier envi-er, mari-er, fi-er...  noms, adverbes, 
adjectifs 

fier, fierté, cellier, vierge 
premier, dernier... 
pierre 

 

   noms propres Janvier, Montpellier, Montdidier, Ogier, 
Pierre, Renyer 

hier 
lyerre 

ies  hardi-esse84, li -esse  Fiesque (Hugo) sieste 
iet  inqui-et toujours serviette, assiette, émiette85...   
ieu adjectifs en -ieux(se) ; 

noms qui se finissent 
par un x au singulier ; 
adverbes construits sur 
les adjectifs en -ieux 

audaci-eux, religi-eux, radi-euse, les ambiti-
eux... 
compendi-eusement (Racine), silenci-
eusement (Baudelaire, Rimbaud), victori-
eusement et délici-eusement (Mallarmé) 

noms vieux (seul adjectif : féminin irrégulier) 
lieu(x), dieu(x), épieu(x), adieu, parbieu, 
cieux, mieux... 
Dieu, Mathieu 

 

 adjectifs en -ieur extéri-eur, intéri-eur, antéri-eur, mendi-eur  monsieur, sieur, plusieurs  
 adjectifs construits sur 

verbes -rire 
ri -eur, ri-euse    

iez verbes en -ier remerci-ez, fi-ez...  tous les verbes à la 
deuxième personne du 
pluriel, sauf verbes en  
-ier et rire 

pourriez, prétendiez...   

 verbe rire ri-ez    
ié verbes en -ier envi-é, li-é noms finissant en -tié amitié, moitié, pitié  

                                                 
83 �(�O�Z�H�U�W���>���������@���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�H���O�D���V�\�Q�p�U�q�V�H���V�¶�H�V�W���L�P�S�R�V�p�H���D�X��XVI e siècle pour chrétien, au XVII e pour ancien. 
84 F. de Gramont a aussi trouvé li -esse, acqui-esce. 
85 Cependant Mazaleyrat compte mi-ette. 
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 Diérèse (deux voyelles métriques) Synérèse (une voyelle métrique) Mots  
Gp voy. Catégorie grammaticale Exemples Catégorie grammaticale Exemples variables 
  pi-été, alli-é, ali-éner  assiégeant, piédestal, fiévreux, piéton, tiédeur 

(Hugo), maniéré (Baudelaire) 
 

iè  inqui-ète, espi-ègle(Hugo) noms piège, siècle, carrière, première, dernière, 
tiède, genièvre, don Diègue, Molière, siège...  

 

 verbes en -ier li -èrent,     
io  pati-o, scenari-o, (Hugo)    
iob  Ni-obé    
ioc  médi-ocre, di-océsain (Hugo)  pioche (Hugo)  
iod  péri-ode    
iog  héli-ogabales (Hugo)    
iol  vi-ol, vi-oler, invi-olable, vi-olence, vi-olenter, 

vi-olete(Malherbe), vi-olet (Boileau), vi-olons 
(instrument, Hugo), vi-ole (instrument, 
Mallarmé), bari-oler (Hugo, Mallarmé), éti-
oler (Mallarmé), glori-ole (Mallarmé) 

  viol, invi-olé 
fiole, fi-ole 

iom  idi-ome (Hugo)    
ion 1ère personne pluriel, 

verbes en -ier  
sacrifi-ons imparfait 1ère personne 

du pluriel sauf verbes 
en -ier 

passions, prenions  devisi-ons 

 noms propres Anti-ochus, I-onie, Hermi-one, Ili-on...,  
Ethi-opie, Liri-ope, Héli-opolis, Ari-oste, 
Mégari-os, Ri-os (Rimbaud), Ori-on, Alli-oth, 
Ni-obé(Hugo), Bali-ol 

 Biot (Hugo)  

 noms communs en -ion  passi-on, divisi-on, li-on, milli-on... 
mari-onnette, visi-onnaire, révoluti-onnaire 
(Hugo)...  

 scorpions (Baudelaire)  

iop  di-optrique (Rimbaud)    
ios  curi-osité, di-oscure (Hugo), lysi-os (Hugo), 

pluvi-ose (Hugo) 
   

iot  lori -ot, chari-ot, idi-ot (Hugo), héli-otropes 
(Rimbaud), Alli-oth 

   

iou  chi-ourmes (Hugo)  Cadédiou (Corneille), pioupiou (Rimbaud)  
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 Diérèse (deux voyelles métriques) Synérèse (une voyelle métrique) Mots  
Gp voy. Catégorie grammaticale Exemples Catégorie grammaticale Exemples variables 
Cyo 

yo 
Noms propres et noms 
communs 

Y-olande (Racine) 
Ly-on, alcy-on, my-osotis, my-ope 

 yoles (Rimbaud)  

iu noms propres Mari-us, Héracli-us  Fiume (Hugo)  
iu noms communs opi-um pandémoni-um, médi-um reli-ure    
ua verbes en -uer86 

participe présent, 
imparfait, passé simple 

attribu-ait, vou-ai, remu-ant, tu-a, salu-ait...   puant (Rimbaud)  

 noms, adjectifs, verbes nu-age, nu-ance, su-ave, sanctu-aire... 
immu-able,  
persu-ader, dissu-ader 

  jaguar 

 noms propres Bellu-a, Ju-ana (Rimbaud)  Juan, Guadalquivir, Aguas, Aranjuez, Huesca  
ue verbes en -uer 

infinitif, 2 ème personne 
du pluriel 

continu-er, diminu-ez, perpétu-er...     

  mutu-el, ponctu-ellement, spritu-el 
Terru-el, tru-elle 
influ-ence 
mu-et, mu-ette 
su-eur, lu-eur,  
respectu-eux, tumultu-eux 

 écuelle (Hugo) duel 

ué verbes en -uer 
participe passé (verbe 
ou adjectif) 

diminu-é, tu-é    

  nu-ées, hu-ées, prostitu-ée, pu-éril    
 noms propres Assu-érus    
ui, uy  bru-it (verbe), bru-ire (Hugo) verbes en -uire conduire, détruire, instruire,  bruire 
  ru-ine, ru-inera 

bru-ine, casu-iste, intu-iti -on, flu-ide, pu-îné, 
dru-ide, tru-ie (Hugo) 

 �I�X�L�W�H�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����H�Q�Q�X�L�����K�X�L�W�����M�X�L�I�����Q�X�L�W�����S�X�L�V����
puisque, bruit, fruit 

suicide 

   pouvoir, être, suivre puis, puissance, suis, suivre  
  Lu-is  Ruy, Tuy  

                                                 
86 Exemples de verbes en -uer : diminuer, exténuer, tuer, dénuer, contribuer... 
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 Diérèse (deux voyelles métriques) Synérèse (une voyelle métrique) Mots  
Gp voy. Catégorie grammaticale Exemples Catégorie grammaticale Exemples variables 
uo verbes en -uer (1ère 

personne du pluriel) 
salu-ons, continu-ons    

  impétu-osité, monstru-osité, du-o, septu-or    
      
oua verbes en -ouer87 désavou-ant, avou-ait...     
 dérivés de verbes en  

-ouer 
lou-ange, lou-able    

  douai-re, cou-ard, rou-age, tatou-age, Chou-
an (Hugo) échou-age (Rimbaud) 

 bivouac, Souabe (Hugo), fouaillez 
(Hugo)couacs (Rimbaud), gouailleurs 
(Mallarmé) 

 

oue verbes en -ouer secou-er  Verbe fouetter fouette  
  jou-et  fouet, girouette   
oué verbes en -ouer : 

participe passé 
jou-é, secou-é, nou-ée    

 noms propres Mérou-é-�p�����0�p�U�R�Y�p���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���p�G�L�W�L�R�Q�V��    
oui verbes -ouir88 et -ouïr ou-is, évanou-ir, épanou-issait    
  ou-ïe, lou-is, Lou-is  oui, fouine, Baudouin (Hugo)  

 

                                                 
87 Exemples de verbes en -ouer : secouer, nouer, jouer, louer, avouer, désavouer... 
88 Exemples de verbes en -ouir : �M�R�X�L�U�����p�E�O�R�X�L�U�����V�¶�p�Y�D�Q�R�X�L�U������ 
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Ce tableau donne les règles de la diérèse en fonction des groupements 
vocaliques. Certaines règles peuvent être énoncées de manière plus générale : 

 Règle des trois consonnes : il y a toujours diérèse dans les contextes 
obstruante-liquide-i-voyelle : voudri-ez, pri-er... 

 Règle des infinitifs : on fait toujours la diérèse pour les verbes ayant un 
infinitif en -ier, -uer et -ouer et pour les verbes construits sur rire. 

 Pour tous les autres verbes, on ne fait pas la diérèse sur les terminaisons 
de conjugaisons en -ions ou -iez. 

 

Marc Klein [1993, p. 106, 107] considère à propos du français parlé 
�G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���T�X�H���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���O�D���V�\�Q�p�U�q�V�H���Y�D�U�L�H���V�H�O�R�Q���O�D���J�O�L�V�V�D�Q�W�H :  

Toutes choses par ailleurs égales, la synérèse est plus probable avec la glissante la 
�P�R�L�Q�V���V�R�Q�R�U�H�����L�����T�X�¶�D�Y�H�F�����X�������H�W���P�R�L�Q�V���S�U�R�E�D�E�O�H���D�Y�H�F���O�D���S�O�X�V���V�R�Q�R�U�H�����\���� 

[Klein, 1993, p. 106]. 

Parmi l�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H��
diérèse/synérèse, il identifie :  

- le nombre de syllabes lexicales : la disyllabicité renforce le hiatus (diérèse), la 
polysyllabicité renforce la synérèse ;  
- la cohésion morphologique : le rendement de la synérèse est fort à 
�O�¶�L�Q�W�U�D�P�R�U�S�K�p�P�L�T�X�H�� �+�989, à la joncture de suffixes et de certains préfixes H+V, 
�I�D�L�E�O�H���j���O�D���M�R�Q�F�W�X�U�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�U�p�I�L�[�H�V���+� �9�����Q�X�O���j���O�D���M�R�Q�F�W�X�U�H���G�H���P�R�W���+���9 ;  
- la variation dialectale ���� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� ���,�������8�������<���� �H�V�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �P�L�H�Xx marquée, donc 
plus observable, dans les parlers septentrionaux (notamment en région parisienne) 
que méridionaux. 

[Klein, 1993, p. 106]. 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�K�H�U�F�K�p�� �j�� �Y�R�L�U�� �V�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�D�L�W�� �H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �K�L�p�U�D�U�F�K�L�H�� �G�H�V��
voyelles hautes au regard de la synérèse. Nou�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���S�X���O�H���I�D�L�U�H���© toutes 
choses égales par ailleurs �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire en contrôlant les facteurs externes, 
mais nous présentons quand même les différences de traitement de la diérèse 
�V�H�O�R�Q���O�D���Y�R�\�H�O�O�H���K�D�X�W�H�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���H�[�W�U�D�L�W���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���Q�R�V���Forpus les mots 
�F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���K�D�X�W�H���V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���H�W���H�[�D�P�L�Q�p���O�H�X�U���F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W��
au regard de la diérèse / synérèse pour chacune des voyelles hautes. Que ce soit 

                                                 
89 H : glissante ; V : voyelle. 



164 

�H�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �P�R�W�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �R�X�� �H�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V���� �O�D�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �K�D�X�W�H�� �,��
est la plus fréquemment attestée dans les groupements vocaliques. Dans 74 % 
des mots et 64 % des occurrences contenant une séquence glissante-voyelle, 
cette glissante est /I/.  

 
Vocables I (74 %)  U (8 %) Y (18 %) Total 

taux de synérèse (GV) 49 % 10 % 62 % 48 % 
taux de diérèse (HV) 51 % 90 % 38 % 52 % 

Clef de lecture : Dans 49 % des mots, la séquence IV se réalise en GV (semi-
vocalisation de la voyelle haute, synérèse), dans 51 % des mots elle se 
réalise en HV (diérèse). 

 
Occurrences I (64 %)  U (3 %) Y (33 %) Total 

taux de synérèse (GV) 77 % 32 % 87 % 78 % 
taux de diérèse (HV) 23 % 68 % 13 % 22 % 

Clef de lecture : Dans 77 % des occurrences, la séquence IV se réalise en GV (semi-
vocalisation de la voyelle haute, synérèse), dans 23 % des mots elle se 
réalise en HV (diérèse). 

Figure 19. Tendance à la synérèse selon les glissantes 

�$�X�� �Y�X�� �G�H�� �F�H�V�� �V�L�P�S�O�H�V�� �W�D�E�O�H�D�X�[���� �L�O�� �Q�H�� �V�H�P�E�O�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �V�R�Q�R�U�L�W�p��
/I/< /U/ < /Y/ soit valable pour le vers classique : la synérèse est moins probable 
dans les séquences UV que dans les séquences IV, et moins probable dans IV 
que dans YV. On a plutôt une hiérarchie du type /Y/</I/</U/. Il faudrait pour 
mener un examen plus fin, tenir compte de la longueur des mots et de la 
position de la glissante par rapport aux frontières de morphèmes. 

IV.1.4. Formalisation  

Il apparaît clairement, au vu des tableaux récapitulatifs, que dans un but 
�G�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �L�O�� �H�V�W�� �L�P�S�U�X�G�H�Q�W�� �G�H�� �V�¶�D�S�S�X�\�H�U�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H��
voyelles pour déterminer le nombre de positions métriques. On ne peut non plus 
�V�¶�D�S�S�X�\�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �O�H�[�L�F�D�O�H : de nombreux homonymes se distinguent 
justement par leur décompte dans le vers. Seule une analyse morpho-syntaxique 
�S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �O�H�Y�H�U�� �O�¶�D�P�E�L�J�X�w�W�p���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�V�� �Y�H�U�E�H�V�� �H�Q��-ions (première personne du 
pluriel) ne comportent-�L�O�V�� �S�D�V�� �G�H�� �G�L�p�U�q�V�H���� �j�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �G�H�V�� �Q�R�P�V�� �I�L�Q�L�V�V�D�Q�W�� �H�Q��-
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ions���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U��passi-ons (substantif) de 
passions (première personne du pluriel), et fier (adjectif) de fi-er (verbe). 

Pour parvenir à une bonne modélisation des règles de la diérèse, il faut 
�G�L�V�S�R�V�H�U���j���O�D���I�R�L�V���G�¶�X�Q���Y�D�V�W�H���O�H�[�L�T�X�H�����R�•���O�H�V���K�R�P�R�Q�\�P�H�V���V�R�Q�W���G�L�V�W�L�Q�J�X�p�V�����H�W���G�¶�X�Q��
analyseur morpho-syntaxique de qualité. 

La prise en compte informatique la plus naturelle de la diérèse se fait au 
niveau lexical en ajoutant le trait « diérèse » ou « non-diérèse » aux formes du 
�O�H�[�L�T�X�H���� �&�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �H�V�W�� �S�U�R�G�X�L�W�� �V�R�L�W�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H�� �U�q�J�O�H�V�� �D�G�� �K�R�F�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�X��
traitement, soit directement dans le lexique (pour les exceptions aux règles). 

Un exemple de règle : tous les verbes en -ier (infinitif, formes conjuguées, 
participe présent, participe passé et adjectifs dérivés) se voient affectés du trait 
�³�G�L�p�U�q�V�H�´�����/�H���Y�H�U�E�H��privilégier et ses dérivés constituent les seules exceptions à 
cette règle ���� �R�Q�� �O�X�L�� �D�M�R�X�W�H�U�D�� �G�R�Q�F�� �O�H�� �W�U�D�L�W�� �³�Q�R�Q-di�p�U�q�V�H�´�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �O�H�[�L�T�X�H���� �$�X�W�U�H��
règle ���� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �Q�R�P�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �R�Q�W�� �O�H�� �W�U�D�L�W�� �³�G�L�p�U�q�V�H�´���� �/�H�V�� �U�D�U�H�V�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�V��
(Amiens, Penafiel...) seront là encore prises en compte dans le lexique. 

La différence entre les dérivations phonologiques appliquées au vers et 
celles appliquées en général, est sous cet aspect de la diérèse facile à 
opérationnaliser �����L�O���V�X�I�I�L�W���G�¶�D�M�R�X�W�H�U���X�Q���P�p�W�D-�F�R�Q�W�H�[�W�H���j���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�q�J�O�H��
de semi-vocalisation des voyelles hautes (/i/ /ç/ /u���������T�X�L���V�S�p�F�L�I�L�H���O�¶�L�Q�K�L�E�L�W�L�R�Q���G�H��

la règle pour toute �Y�R�\�H�O�O�H���K�D�X�W�H���G�¶�X�Q���P�R�W���S�R�U�W�D�Q�W���O�H���W�U�D�L�W���© diérèse90 ». 

IV.2.  LA QUESTION DU  E MUET  

Si la lettre e �H�V�W���O�D���S�O�X�V���I�U�p�T�X�H�Q�W�H���H�Q���I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�H���S�K�R�Q�q�P�H���T�X�H���O�¶�R�Q���G�p�V�L�J�Q�H��
�X�V�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q e « muet » est en même temps le plus instable. Sa 
réalisation varie selo�Q�� �V�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�Q�R�Q�F�p�� ���R�X�� �S�O�X�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�����H�W���V�H�O�R�Q���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q�����R�U�L�J�L�Q�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H��

                                                 
90 Cette solution a le mérite d'être simple, mais le travers d'être probablement incorrecte. Il 

existe sans doute des mots pour lesquels les différentes voyelles hautes n'ont pas le même statut 
vis-à-vis de la diérèse. Comment compter les voyelles de intuition, ou de expiation ? Nous 
n'avons néanmoins pas rencontré de tels problèmes chez Corneille et Racine. Ces mots 
apparaissent pour la première fois chez Hugo et dans les deux cas, les deux voyelles hautes du 
mot ont le même comportement.  
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�H�W�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�X�� �O�R�F�X�W�H�X�U���� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �S�U�D�J�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V��
des allocutaires...). Selon les cas, le e muet se réalise en /\ /, /Ø������ ���°���� �R�X�� �Q�H�� �V�H��

�U�p�D�O�L�V�H�� �S�D�V�� �S�K�R�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�V�L�J�Q�H�U : e 
caduc, e instable, e à éclipses, schwa�������� �1�R�X�V�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�R�Q�V�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H e 
�P�X�H�W�� �S�R�X�U�� �G�p�V�L�J�Q�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �F�H�V e graphiques qui, selon les cas, se 
réalisent ou ne se réalisent pas. Le terme est très mal approprié, puisque dans 
bien des cas, ces e muets ne sont pas muets. On aurait pu tout simplement 
employer le terme e. Ainsi, pour nous, la catégorie de e muet englobe les e des 
monosyllabes (je, te, que...) qui sont graphiquement élidés devant voyelle, les e 
de fins de mots (diadème, vie...) mais aussi les e �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �P�R�W�V��
(ressentiment). 

Dans le vers comme dans la langue, le e muet est instable. Mais le vers, 
�S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���Qombré, facilite la mise en règle des variations. Le fait que le e 
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H���R�X���Q�R�Q���G�D�Q�V���O�H���G�p�F�R�P�S�W�H���P�p�W�U�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W���D�O�R�U�V���G�¶�p�W�D�E�O�L�U���O�H�V���U�q�J�O�H�V��
�G�H�� �V�D�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �1�R�X�V�� �W�U�R�X�Y�R�Q�V�� �L�F�L�� �X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�D��
linguistique générale ���� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Qce de la contrainte de dénombrement va nous 
permettre de trancher certains cas, ce que le linguiste, confronté à des 
réalisations phonétiques variables, fait plus difficilement. Nous avons trouvé 
cet avantage méthodologique de la contrainte métrique dans l�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V��
équivalences phonétiques (cf. chapitre III  sur la rime). 

Dans le vers, il existe pour le e muet à un niveau abstrait deux états : soit il 
�H�V�W���F�R�P�S�W�p���P�p�W�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�����L�O���R�F�F�X�S�H���D�O�R�U�V���O�H���F�°�X�U���G�¶�X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H�������V�R�L�W��
i�O���Q�H���O�¶�H�V�W���S�D�V�����&�H�W�W�H���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���H�V�W���V�R�X�P�L�V�H���j���G�H�V���U�q�J�O�H�V���S�U�p�F�L�V�H�V�� 

�/�R�U�V�T�X�H���O�¶�R�Q���S�D�V�V�H���G�H���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���D�E�V�W�U�D�L�W�H���G�X���P�q�W�U�H���j���V�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���U�p�D�O�L�V�p�H����
du modèle du vers à la diction, cette dichotomie de base peut être nuancée en 
introduisant, comme le proposaient Milner et Regnault [1987], des niveaux de 
prononciation intermédiaires ���� �L�O�� �Q�¶�H�Q�� �U�H�V�W�H�� �S�D�V�� �P�R�L�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�F�R�P�S�W�H�� �H�V�W��
�S�U�H�P�L�H�U���S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X e muet. 

Au-delà du décompte, le e muet joue un rôle crucial dans le vers. Tout 
�G�¶�D�E�R�U�G���� �L�O�� �P�D�U�T�X�H�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�V rimes (rime dite « féminine »). Ensuite, la 
manière dont il occupe ou non les positions autour de la césure permet de 
qualifier la physionomie globale du vers et de distinguer les vers selon les types 
de césure admis (césure classique, épique, lyrique ou italienne). 
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�$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �H�[�S�R�V�p�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �0�L�O�Q�H�U�� �H�W�� �5�H�J�Q�D�X�O�W���� �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�L�J�X�U�H��
dans Dire le vers [1987], nous montrerons comment nous l'avons adaptée dans 
le cadre du métromètre. 

IV.2.1. Le décompte du e muet dans le vers 

Dès 1974, Milner propose, dans « Réflexions sur le fonctionnement du vers 
français », un modèle de fonctionnement du e muet et de la liaison dans le vers 
(ce texte a été repris et remanié dans Ordres et raisons de langue [Milner, 
1982]). Ce modèle est repris par Milner et Regnault dans Dire le vers [1987, 
p. 31-45], avec une terminologie affinée. Ces auteurs proposent un cadre 
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �j�� �G�H�X�[�� �p�W�D�J�H�V�� �W�U�q�V�� �V�p�G�X�L�V�D�Q�W���� �,�O�V�� �S�D�U�W�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H�� �Y�H�U�V�� �H�W��
langue fonctionnent selon les mêmes principes (phonologiques). Si la langue et 
le vers diffèrent quant au maintien du e muet, c'est que les unités sur lesquelles 
�O�H�V���U�q�J�O�H�V���V�
�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���V�R�Q�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�����'�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H�����O�¶�X�Q�L�W�p���H�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q���H�V�W���O�H��
�P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�����0�D�L�V���T�X�¶�H�V�W-�F�H���T�X�¶�X�Q���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H ?  

Le mot phonologique en français est constitué par un groupe syntaxique majeur 
(Groupe nominal, Groupe verbal, Groupe adjectif, Groupe prépositionnel). 

[Milner et Regnault, 1987, p. 21]. 

Les auteurs concluent :  
En général est mot phonologique ce qui constitue à la fois une unité de souffle, une 
unité grammaticale et une unité de signification. 

[Milner et Regnault, 1987, p. 29]. 

�&�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�P�H�Q�W��
�U�H�W�H�Q�X�H���S�R�X�U���O�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�V���G�¶�D�F�F�H�Q�W�X�D�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W���O�H���J�U�R�X�S�H���G�H���V�R�X�I�I�O�H���R�X���F�H���T�X�H��
Dell désigne par « tronçon » [1984, p. 68]. Comme le rappelle Vaissière [1991, 
p. �������@���� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�V�� �H�V�W�� �O�R�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �p�Y�L�G�H�Q�W���� �'�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H����
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�R�W�V�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �V�H�U�D�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �S�R�L�Q�W��
�G�¶�D�F�K�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� 

Pour ce qui est du traitement du e muet (et de la liaison, nous le verrons) 
dans le vers, Milner et Regnault posent le « Principe constituant du vers » : le 
vers classique doit être considéré comme un unique mot phonologique. Les 
�U�q�J�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �H�Q�� �O�D�Q�J�X�H�� �D�X�[�� �P�R�W�V�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�R�Q�W�� �D�X��
vers entier.  
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Arrêtons-nous un instant sur le « Principe constituant du vers ». Est-ce le 
vers tout entier qui doit être considéré comme un seul mot phonologique ? 
Revenant sur la théorie de Milner, Lusson et Roubaud [1974] considèrent que 
chaque hémistiche doit aussi être traité comme un mot phonologique. 

�1�R�X�V�� �G�L�U�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �H�V�W�� �X�Q��segment métrique (MV) à 12 positions, 
concaténation de deux segments métriques à 6 positions chacun. 

[Lusson et Roubaud, 1974, p. 43]. 

Dans le vers classique, les deux options peuvent être indifféremment 
retenues pour le traitement du e �P�X�H�W���� �&�¶�H�V�W�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�X�� �Y�H�U�V��
�F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �P�R�Q�W�U�p�� �5�R�X�E�D�X�G�� �>���������@���� �G�¶�r�W�U�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �X�Q�� �H�W�� �G�H�X�[��
segments métriques. Par son traitement du e muet, le vers admet simultanément 
les deux interprétations : un ou deux mots phonologiques. En revanche, si nous 
avions à analyser le rôle du e �P�X�H�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �p�S�L�T�X�H���� �L�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W��
�D�E�V�R�O�X�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�� �G�H�X�[�� �P�R�W�V�� �S�K�R�Q�R�O�R�Jiques soumis 
aux mêmes règles. 

�'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���P�p�F�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�q�J�O�H�V�����L�O���p�W�D�L�W���S�O�X�V���I�D�F�L�O�H���G�H���F�K�R�L�V�L�U���O�D��
première option (vers = mot phonologique). La seconde (hémistiche = mot 
phonologique) implique de repérer préalablement la frontière entre les deux 
�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�V�����F�H���T�X�L���H�V�W���O�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���V�L�P�S�O�H�� 

 

�'�R�U�p�Q�D�Y�D�Q�W�����E�L�H�Q���T�X�H���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H���O�D���W�K�p�R�U�L�H���I�L�J�X�U�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���G�H���0�L�O�Q�H�U��
de 1974, nous reprendrons les formulations de Milner dans Ordres et raisons de 
langue [1982] et de Milner et Regnault dans Dire le vers [1987]. 

Milner pose comme base de fonctionnement général du e muet en langue 
les règles suivantes91 :  

                                                 
91 Il est clair que la question du e muet, probablement une des questions les plus 

complexes et controversées de la phonologie du Français, ne saurait se résumer à ces trois 
principes simples. Pour le vers néanmoins, ils constituent un bon cadre de départ pour la 
formalisation qu'on va développer. On se reportera à Dell [1985] pour une discussion plus 
complète et à Encrevé [1988, p. 212-232]. 
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(1) Chute du e final :  
e �W�R�P�E�H���j���O�D���I�L�Q���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�����T�X�H�O�T�X�H���V�R�L�W���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���V�X�L�Y�D�Q�W�� 
(2) Elision :  
e �P�X�H�W���W�R�P�E�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���V�¶�L�O���H�V�W���V�X�L�Y�L���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H�� 
(3) Loi des trois consonnes (optionnelle) :  
e �W�R�P�E�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���V�¶�L�O���H�V�W���S�U�p�F�p�G�p���H�W���V�X�L�Y�L���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V���H�W���V�L��
sa chute ne produit pas une suite de trois consonnes ou plus. 

[Milner, 1982, p. 287-288]. 

Seules les lois (1) et (2) sont obligatoires et elles seules s'appliquent au vers 
comme à la langue. Par application du « Principe constituant », les deux règles 
suivantes permettent alors de rendre compte du traitement du e muet dans le 
vers :  

(a) à l'intérieur du vers, aucun e muet ne tombe, sauf par élision92 devant 
une voyelle ou un h non aspiré ;  

(b) à la fin du vers, le e muet tombe obligatoirement93. 

�$�L�Q�V�L�����G�¶�D�S�U�q�V���F�H�V���G�H�X�[���U�q�J�O�H�V�����D���H�W���E�������V�H�X�O�V���G�H�X�[��e muets comptent dans le vers 
suivant qui en comporte cinq : 

Refuse cette joie�����H�W���V�¶�H�Q���W�U�R�X�Ye accablée  
Corneille, Le Cid, vers 54. 

�/�H���S�U�H�P�L�H�U���H�W���O�H���V�H�F�R�Q�G���F�R�P�S�W�H�Q�W���W�R�X�V���O�H�V���G�H�X�[���S�X�L�V�T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���V�X�L�Y�L�V���G�¶�X�Q�H��
consonne (règle (a)), le troisième et le quatrième ne comptent pas (règle (a)), 
�H�Q�I�L�Q���O�H���G�H�U�Q�L�H�U���H�V�W���p�O�L�G�p���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���H�Q���I�L�Q���G�H���Y�H�U�V (règle (b)). 

 

                                                 
92 Contrairement aux apparences, l'application de cette règle ne va pas de soi, puisqu'il 

faut être capable de déterminer quel est le phonème qui suit le e muet, et donc, entre autres, de 
connaître les lois de la liaison. Nous reviendrons sur ce point. 

93 C'est par commodité que nous avons pris cette option, parce que le e muet en fin de vers 
�Q�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�X���P�q�W�U�H���D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�����0�D�L�V���F�H��e muet joue un rôle pour 
�O�D���U�L�P�H�����S�R�X�U���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���H�Q���J�H�Q�U�H���H�W���S�R�X�U���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H�V���V�W�U�R�S�K�H�V�����1�R�X�V���D�Y�R�Q�V���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�€���O�H��
�U�p�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �U�L�P�H���� �H�W�� �Q�R�X�V�� �W�H�Q�W�H�U�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�U�R�F�K�D�L�Q�H�� �Y�H�U�V�L�R�Q�� �G�X��
métromètre de garder la trace de ces e �P�X�H�W�V�� �p�O�L�G�p�V���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �M�X�V�T�X�¶�D�X��XVI e siècle, les 
alexandrins « féminins » étaient considérés comme des vers de 13 syllabes et les « masculins » 
de 12 (cf. les traités du XVe cités par Roubaud [1977, p. 37-38]), ce qui laisse supposer que les 
e �P�X�H�W�V���I�L�Q�D�X�[���Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���S�D�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���F�R�P�P�H���p�O�L�G�p�V���� 
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Pour être complet, il faut ajouter un ensemble de règles sur le e muet après 
voyelle. 

- A l'intérieur du mot (cf. défiera, tueras�«������ �L�O�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�� �T�X�H�� �O�H e muet 
�D�S�U�q�V���Y�R�\�H�O�O�H���Q�¶�D���T�X�D�V�L�P�H�Qt jamais de rôle métrique :  

Je tuerais ma maîtresse avec mon ennemi. 
Corneille, �/�¶�,�O�O�X�V�L�R�Q���F�R�P�L�T�X�H, vers 344. 

- De même les e de la désinence de la troisième personne du pluriel à 
�O�¶�L�P�S�D�U�I�D�L�W�� �H�W�� �D�X�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� ��aient), ainsi que le e de soient ne 
constituent jamais de position métrique. 

Que ce soient vérités, que ce soient impostures,  
Corneille, Mélite, vers 976. 

Ah ! que tant de malheurs m'auraient favorisé,  
Corneille, Clitandre, vers 651. 

�&�K�H�]�� �&�R�U�Q�H�L�O�O�H�� �F�R�P�P�H�� �F�K�H�]�� �5�D�F�L�Q�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�L�V�R�Q�� �Q�¶�D�S�S�D�U�D�vt 
quasiment jamais à la rime. Graphiquement, cette terminaison devrait constituer 
une rime féminine. Mais puisque dans le vers le e muet après voyelle ne compte 
�S�D�V���� �R�Q�� �H�Q�� �F�R�Q�F�O�X�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �P�R�U�W ; la terminaison devrait plutôt 
constituer une rime masculine. Il y a une contradiction évidente entre la graphie 
�H�W���O�H���G�p�F�R�P�S�W�H���T�X�L���V�H�U�D�L�W���L�Q�V�R�X�W�H�Q�D�E�O�H���S�R�X�U���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���H�Q���J�H�Q�U�H���G�H�V���U�L�P�H�V�� 

Ces deux catégories de e muets, qui ne jouent aucun rôle métrique, méritent 
bien le nom de e �P�R�U�W���T�X�¶�D�Y�D�L�W���L�Q�W�U�R�G�X�L�W��Roubaud dans le cadre du programme 
Dynastie [1986, p. 70]. 

�6�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �F�R�U�S�X�V���� �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�X�[�� �F�D�V���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �G�R�L�W�� �j��
Corneille, de e muets après voyelle qui occupent une position métrique, qui ne 
sont donc pas morts. 

Comme toutes les deux jou-ent leurs personnages !  
Corneille, La suite du Menteur, vers 1014. 

�/�H�V���V�°�X�U�V��cri-ent miracle, et chacune ravie 
Corneille, Médée, vers 73. 

Dans les vers précédents, jou-ent et cri-ent constituent deux syllabes métriques. 

Ce sont les uniques exemples de séquences Vent �j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V�����D�O�R�U�V���T�X�H��
celles-ci sont fréquentes en fin de vers, et ont valeur de rimes féminines. Dans 
ces terminaisons Vent, et il en va de même pour les terminaisons en Ves, le e 
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�Q�¶�H�V�W���S�D�V���P�R�U�W�����R�Q���O�¶�p�Y�L�W�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V���F�Dr sa réalisation métrique est en 
contradiction avec la prononciation. On trouve même un exemple de 
terminaison en oient à la rime à valeur de rime féminine (les rimes des vers 
antérieurs ennemi/ami et des vers postérieurs chasser/embrasser sont 
masculines) :  

�1�H���W�¶�p�W�R�Q�Q�H���G�R�Q�F���S�O�X�V���V�L���M�H���Y�H�X�[���T�X�¶�L�O�V���V�H���Y�R�L�H�Q�W :  
Je veux qu'en se voyant leurs fureurs se déploient,  

Racine, La Thébaïde, vers 887-888. 

Les e muets de ces terminaisons ne sont pas morts. 

 

- Quant aux autres e �P�X�H�W�V���D�S�U�q�V���Y�R�\�H�O�O�H�����L�O�V���Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W��dans le vers 
�F�O�D�V�V�L�T�X�H���T�X�H���V�¶�L�O�V���V�R�Q�W���V�X�L�Y�L�V���G�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H���Y�R�\�H�O�O�H���R�X���G�¶�X�Q��h non aspiré, 
�D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �V�¶�L�O�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �© fusionnés » avec la 
voyelle suivante. 

Et vous avez montré, par une heureuse audace,  

(e)(v u)(zl a)(v e)(m ø~)(t r e)(p a �U�����\���Q�����y�����U���l���]�����q�����G���D���V�� 

Racine, Andromaque, vers 149. 

A la suite des recommandations de Malherbe, aucun e muet après voyelle ne 
doit apparaître devant une attaque non nulle. Ainsi, le vers suivant (erreur 
�G�¶�p�G�L�W�L�R�Q�����H�V�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���F�K�H�]���5�D�F�L�Q�H : 

*À venir prodiguer sa vie sur un théâtre => sa voix 
Racine, Britannicus, vers 1475. 

Pour Mazaleyrat [1974, p. 64-65], cette mesure permet de lever la contradiction 
entre le traitement du e �P�X�H�W���D�S�U�q�V���Y�R�\�H�O�O�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���P�R�W����tuerais), qui est 
systématiquemen�W�� �D�P�X�w�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �F�R�P�P�H�� �L�O�� �O�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �G�H�S�X�L�V�� �O�H��
moyen français, et celui du e muet après voyelle en fin de mot qui tantôt 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�H���F�°�X�U���G�¶�X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���W�D�Q�W�{�W���Q�R�Q�� 

�&�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���� �(�Q�� �Hffet, si 
devant une attaque non nulle le e après voyelle est maintenu, la conformité avec 
la métrique classique est respectée (maintien des e muets devant consonne), 
�P�D�L�V�� �O�H�� �G�p�F�D�O�D�J�H�� �H�V�W�� �J�U�D�Q�G�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���� �$�L�Q�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H��
précédent, on aurait comme positions métriques : (v i) (\ )(s y r), avec un e muet 

assez artificiel dans la prononciation qui en plus crée une situation de hiatus. 
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�,�Q�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W�����V�¶�L�O���H�V�W���p�O�L�G�p�����R�Q���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���O�D���S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���P�D�L�V���O�H�V���U�q�J�O�H�V��
métriques ne sont plus respectées. Cornulier [1995, p. 226] reprend cette même 
idée en écrivant : « Dans les suites de type "VeC", il faut choisir entre une 
irrégularité métrique (par négligence de FG194 �R�X���S�D�U���H�[�F�q�V���G�¶�p�O�L�V�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H����
et une irrégularité (ou particularité) grammaticale de nature toute différente. » 
Autrement dit, soit le e �P�X�H�W���H�V�W���p�O�L�G�p���H�W���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�H���O�¶�p�O�L�V�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���Q�H���V�R�Q�W��
plus respectées, soit il est maintenu, mais son maintien entre en contradiction 
avec la prononciation. Malherbe résout abruptement cette contradiction en 
interdisant tous les e muets après voyelle devant une attaque non nulle. 

 

Une question est de repérer les e muets qui comptent métriquement, une 
autre est de les dire. Le propos de Milner et Regnault ne se limite pas au 
repérage des e muets comptés, qui peut être réglé par les règles vues 
précédemment, mais vise la diction des vers. Ils proposent dans la suite de leur 
analyse de distinguer cinq95 niveaux hiérarchisés de diction du e muet, qui 
permettent de prendre en considération les contradictions qui peuvent éclater 
entre les structures syntaxiques et métriques, et de différencier par leur 
« force » ces différents e muets. 

Sans entrer dans les détails de leur analyse, disons simplement que, par 
exemple, les e muets qui se maintiennent dans le vers comme dans la langue 
doivent se réaliser plus fortement que les e muets qui peuvent s'élider en 
�O�D�Q�J�X�H���� �H�W���� �D�� �I�R�U�W�L�R�U�L���� �T�X�H�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �V�
�p�O�L�G�H�Q�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �1�R�W�U�H�� �E�X�W�� �Q�¶�H�V�W��
pas de proposer une représentation de la diction, mais il nous a semblé 
cependant pertinent que le métromètre distingue deux types96 de e muets qui 

                                                 
94 FG1 (Fiction graphique 1) : « �&�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q������ �G�H���O�¶�© e » optionnel (FG1) : toute graphie 

�G�¶e optionnel est censée correspondre à la voyelle correspondante (élidable seulement par 
Élision métrique) » [Cornulier, 1995, p. 217]. 

95 En fait six, mais un de ces niveaux correspond à la chute pure et simple. Nous le 
passerons donc sous silence. 

96 Ceci pose un problème de transcription, puisqu'il n'existe qu'un symbole dans l'alphabet 
phonétique international pour représenter le e muet : /\ /. Nous avons donc introduit un 
caractère supplémentaire, noté /\

f
/, qui représente la version "affaiblie" du précédent. 
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correspondent à deux situations phonologiques distinctes et qui ont des rôles 
métriques différenciés : les e muets forts et les e muets faibles. 

IV.2.2. Formalisation  

Concrètement, dans le métromètre, trois règles phonologiques gouvernent 
la prononciation du e muet, qui est toujours présent dans la structure profonde. 
Les deux premières concernent son élision au contact de voyelles (aussi bien 
avant qu'après), et sont identiques à celles qui figurent dans la liste des 
dérivations phonologiques « standard » du français. Encore une fois, le 
�P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���Q�H���S�U�p�W�H�Q�G���S�D�V���U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q�H���Q�R�U�P�H���G�H���S�U�R�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q���G�H�V e 
muets mais simplement distinguer les e muets qui ont un rôle métrique de ceux 
qui �Q�¶�H�Q�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V���� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W�� �G�H�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �Q�H�� �F�R�P�S�W�H�Q�W�� �S�D�V���� �/�H�� �W�H�U�P�H��
�G�¶�p�O�L�V�L�R�Q���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�R�X�U�� �O�H�V e qui ne comptent pas, ne 
convient peut-�r�W�U�H���S�D�V�����V�¶�L�O���U�H�V�W�H���H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���X�Q�H���W�U�D�F�H���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���F�H e 
muet. Peut-être faudrait-il lui préférer le terme de synalèphe (fusion des deux 
voyelles, du e muet avec la voyelle qui le suit) qui était utilisé dans les traités 
du XVI e siècle (cf. le traité de Fabri cité par [Roubaud, 1977, p. 62]). Voici nos 
trois règles :  

(1') Le e muet s'élide devant une voyelle. 

(2') Le e muet s'élide après une voyelle. 

�&�H�W�W�H�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �U�q�J�O�H���� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W���G�¶�p�O�L�P�L�Q�H�U���D�L�V�p�P�H�Q�W���O�H�V���F�D�V���G�H e mort, est 
�Y�D�O�D�E�O�H���S�R�X�U���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���G�H���&�R�U�Q�H�L�O�O�H���H�W���5�D�F�L�Q�H�����T�X�L���U�H�V�S�H�F�W�H���O�D���Q�R�U�P�H���O�D���S�O�X�V��
stricte, celle qui interdit des séquences Ve#C. Elle échoue uniquement dans le 
décompte de crient et jouent�����S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�G�X�L�W���j���X�Q�H���p�O�L�V�L�R�Q���G�X e alors que le 
vers le maintient (cri-ent, jou-ent). Dans une prochaine version, nous 
�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�R�Q�V���G�¶�D�I�I�L�Q�H�U���F�H�W�W�H���V�H�F�R�Q�G�H���U�q�J�O�H�� 

La troisième règle traite des e muets en fin de mot (lexical). Elle a pour 
but97 d'élider le dernier e muet de la ligne analysée98, ainsi que « d'affaiblir » 

                                                 
97 Et c'est bien le seul. En particulier, nous ne suivons pas Milner et Regnault dans leur 

proposition de faire sonner les rimes féminines qui se terminent par une voyelle haute (/i/, /u/, 
et /ou/) en transformant le e muet final en la semi-voyelle correspondante (une vie lu / ç n \  / 
v i j / à la rime). Pourquoi en effet appliquer un traitement spécifique à ces trois voyelles ? 
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tous les autres e �P�X�H�W�V�� �W�H�U�P�L�Q�D�X�[�� �T�X�L�� �W�R�P�E�H�U�D�L�H�Q�W���H�Q�� �O�D�Q�J�X�H���� �&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H�� �U�q�J�O�H��
qui permet de distinguer les e muets faibles des e muets forts. 

(3') Sauf cas particulier (monosyllabe, "règle des trois consonnes"), les e 
muets s'affaiblissent en fin de mot. Le dernier disparaît complètement. 

�'�q�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �U�L�P�H���� �O�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�X e 
muet en fin de vers nous a paru être un mauvais choix. En effet, elle gommait la 
distinction entre rime féminine et masculine essentielle à la rime. Nous avons 
dû réintroduire cette distinction. Il nous faudra garder ultérieurement une trace 
de ces e muets élidés. 

Autrement dit, sont considérés comme e muets forts :  

�‡ les e muets de monosyllabes non élidés graphiquement ;  

�‡ les e �P�X�H�W�V�� �L�Q�W�H�U�Q�H�V�� �T�X�L���� �V�¶�L�O�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �p�O�L�G�p�V���� �F�R�Q�G�X�L�U�D�L�H�Q�W�� �j�� �X�Q�H�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q��
de trois consonnes. 

Sont considérés comme e muets faibles :  

�‡ les e muets en fin de mots polysyllabiques ;  

�‡ les e �P�X�H�W�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�¶�X�Q���P�R�W�����V�D�X�I���V�¶�L�O�V���V�R�Q�W���I�R�U�W�V���� 

 

Donnons quelques exemples de traitement qui montrent nos convergences 
et divergences avec Milner et Regnault. Soit le vers analysé en détail p. 45.:  

                                                                                                                                  
Dans une prochaine version, il nous faudra garder la trace du e �P�X�H�W���V�X�U�W�R�X�W���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D��
rime.  

98 Rappelons que l'entrée courante n'est pas toujours un vers, mais peut également être un 
fragment de vers, ce qui conduit à un certain nombre d'erreurs, en appliquant cette règle, quand 
�O�D���U�p�S�O�L�T�X�H���T�X�L���V�X�L�W���O�H���I�U�D�J�P�H�Q�W���L�Q�L�W�L�D�O���F�R�P�P�H�Q�F�H���S�D�U���X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���� �&�¶est une des raisons qui 
nous a conduit à reconstituer les vers. 
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Où suis-je ? Qu'ai-je fait ? Que dois-je faire encore ?  
Racine, Andromaque, vers 1393. 

Les deux premiers e muets ainsi que le quatrième sont faibles (élidés en 
�O�D�Q�J�X�H�������(�Q���H�I�I�H�W�����G�D�Q�V���O�H�V���F�D�V���G�¶�L�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�����O�H���Y�H�U�E�H���H�W���O�¶�H�Q�F�O�L�W�L�T�X�H���I�R�U�P�H�Q�W���X�Q�H��
seule unité polysyllabique. Le troisième est fort (maintenu en langue), et les 
deux derniers sont élidés (règles (1') et (3')), ce qui conduit à la transcription 
suivante :  

(u )( s ¥ i )( é \
f
 )( k ´ )( é \

f
 )( f ´ )( k \  )( d w a )( é \

f
 )( f ´ r )( å~ )( k ø r) 

Notre systèm�H�� �Q�¶�p�W�D�E�O�L�W�� �G�R�Q�F�� �S�D�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �S�U�H�P�L�H�U�V e 
muets, alors que Milner et Regnault jugent le premier plus faible que le second. 
Pour le reste, nos analyses concordent. 

IV.3.  LA LIAISON  : INCIDENCE SUR LE DEC OUPAGE 

SYLLABIQUE  

Fallait-il que, dans la représentation phonétique des vers produite par le 
métromètre, les phénomènes de liaison soient représentés ?  

Nous avons introduit la liaison pour diverses raisons : les unes tiennent à la 
langue, les autres au vers, et la dernière relève de la pragmatique et tient aux 
mises en scènes contemporaines. 

Commençons par les raisons de langue : la liaison est obligatoire en 
français dans un très grand nombre de cas. Ne pas indiquer les consonnes de 
liaison dans la représentation donnerait une vision incomplète de la structure 
phonétique du vers. Par ailleurs, nous avons choisi de représenter les positions 
ou syllabes métriques sous leur forme phonétique. Or la délimitation des 
�I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V���Y�D�U�L�H���V�H�O�R�Q���T�X�¶�L�O���\���D���R�X���Q�R�Q���O�L�D�L�V�R�Q���H�W���V�H�O�R�Q���V�R�Q���P�R�G�H���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
(avec ou sans enchaînement). 

Viennent ensuite deux raisons qui tiennent à la nature du vers. 
Premièrement, le décompte correct du vers implique un traitement de la liaison. 
En effet, quand le premier mot finit par un e �P�X�H�W�� �V�X�L�Y�L�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�H��
�O�L�D�L�V�R�Q�����F�¶�H�Vt la promotion de la consonne de liaison qui permet le maintien du e 
muet. Dans le vers suivant de Phèdre,  
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Me nourrissant de fiel, de larmes abreuvée,  
Racine, Phèdre, vers 1245. 

�V�L���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���I�D�L�W�H�����O�H e muet de larmes �W�H�Q�G���j���V�¶�p�O�L�G�H�U���R�X���j���r�W�U�H absorbé 
(synalèphe) par le a de abreuvée : il manque alors au vers une position 
métrique. 

(m \ )(n u)(r i)(s å~)(d \ )(f j ´ l)(d \ )(l a r)(m \  zl
 99�����D�����E���U���y�����Y���H�� avec liaison 

(m \ )(n u)(r i)(s å~)(d \ )(f j ´ l)(d \ )(l a r m)(a�����E���U���y�����Y���H)   sans liaison  

  (11 positions métriques) 

 

Deuxièmement, une des règles respectée dans le vers classique est 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���K�L�D�W�X�V���H�[�W�H�U�Q�H�����F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���G�H���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H���G�H�X�[���Y�R�\�H�O�O�H�V�����O�¶�X�Q�H��
�p�W�D�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W���� �O�¶�D�X�W�U�H�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�X�� �V�X�L�Y�D�Q�W���� �1�H�� �S�D�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�D��
li �D�L�V�R�Q�����F�¶�H�V�W���P�X�O�W�L�S�O�L�H�U���O�H�V���F�D�V���G�H���K�L�D�W�X�V���H�[�W�H�U�Q�H���G�D�Q�V���O�D���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� 

�6�L���P�R�Q���F�°�X�U��est es�F�O�D�Y�H���H�W���W�R�X�V���V�H�V���Y�°�X�[���F�D�S�W�L�I�V���� 

���V���L�����P���q�a�����N���y���U����´)( t l ´  s)(k l a v)(e)(t u)(s e)(v Ø)(k a p)(t i f) avec liaison 

���V���L�����P���q�a�����N���y���U����´)( ´  s)(k l a v)(e)(t u)(s e)(v Ø)(k a p)(t i f) sans liaison => 

hiatus : ´ ´  
Corneille, Suréna, vers 12. 

 

Nous accordons enfin une place particulière à la liaison parce que notre 
�F�R�U�S�X�V���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�°�X�Y�U�H�V���L�Q�O�D�V�V�D�E�O�H�P�H�Q�W���M�R�X�p�H�V���D�X���W�K�p�k�W�U�H�����H�W���T�X�¶�D�X���I�L�O���G�H�V��
représentations de Corneille et Racine que nous avons suivies depuis cinq ans, 
�L�O�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�� �T�X�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �S�D�U�� �P�H�W�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �H�W��
comédiens à la liaison est très importante (Dire le vers �Q�¶�H�V�W�� �S�H�X�W-être pas 
étranger à cette situation). Le taux de liaison y est particulièrement, voire 
anormalement, élevé par rapport à la langue et même par rapport à des mises en 
scène antérieures. Nous avons ainsi entendu en 1998, dans Horace mis en scène 
par Marion Bierry :  

                                                 
99 Nous reviendrons ultérieurement sur la notation des consonnes de liaison et sur leur 

place dans la syllabe. 
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Tigres, zallez combattre, et nous, zallons mourir. 
Corneille, Horace, vers 694. 

 

Le tableau suivant donne à titre indicatif les consonnes latentes et leur 
réalisation en situation de liaison ainsi que quelques exemples de réalisation de 
�F�H�V�� �O�L�D�L�V�R�Q�V�� �R�E�V�H�U�Y�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H�� �G�¶Horace par 
M. �%�L�H�U�U�\���� �/�H�V���H�[�H�P�S�O�H�V���D�X�U�D�L�H�Q�W���S�X���r�W�U�H���W�L�U�p�V���G�H���E�L�H�Q���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���V�F�q�Q�H��
contemporaines, puisque la plupart portent une attention toute particulière à la 
bonne réalisation des liaisons. Mais cette mise en scène représentait la position 
la plus extrême puisque toutes les liaisons possibles étaient faites de manière 
très appuyée. 

 
Gra-
phie 

Réalisation 
phonétique 

Exemples « attestés » dans Horace,  
mise en scène de Marion Bierry, 1998 

 

n n Ne le considérez qu'en objet de leur haine, (vers 1524)  
r r Je crains pour l'une et l'autre en ce dernier effort, (vers 89)  
c, g k Beaucoup par un long(k) âge ont appris comme vous (vers 

1461) 
 

s, x, z  z Tigres, allez combattre, et nous, allons mourir. (vers 694) 
J'irai rendre pour vous grâces aux immortels. (vers 346) 

Tigres, allez...  
sans liaison dans la mise 
en scène de J. -
P. Miquel 

t, d t Quand il ne punit point ce qu'il n'approuve pas. (vers 1434) 
Il n'y faut plus penser : en l'état où je suis, (vers 569) 

 

Tableau 18. Les consonnes de liaison : réalisation, exemples 

IV.3.1. La liaison dans le vers  

Pour l'essentiel, nous suivrons ici à nouveau Milner et Regnault [1987, 
p. 49-68], qui proposent un mode d'explication du fonctionnement de la liaison 
dans le vers cohérent avec les hypothèses avancées pour analyser le 
comportement du e �P�X�H�W���� �2�Q�� �S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �T�X�H��e muet et consonne de 
liaison sont présents dans la représentation phonologique100. 

                                                 
100 �'�¶�D�S�U�q�V���0�L�O�Q�H�U���>�������������S�� �������@�����O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���T�X�L���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�H���O�H�V���F�R�Q�Vonnes 

latentes, tout comme les e �P�X�H�W�V���� �I�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �S�U�L�P�L�W�L�Y�H�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�X�E�L�V�V�H�Q�W�� �X�Q�H��
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Milner [1982, p. 288] pose deux règles pour les consonnes finales en 
langue :  

Chute de consonne finale :  
�&���W�R�P�E�H���j���O�D���I�L�Q���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�����T�X�H�O�T�X�H���V�R�L�W���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���V�X�L�Y�D�Q�W. 
Troncation :  
�&���W�R�P�E�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H�Y�D�Q�W���X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H 

Les règles pour le e et pour les consonnes de liaison en langue ont la même 
forme en substituant e en C, et V en C pour le contexte. Les règles pour le e 
�F�R�P�P�H���S�R�X�U���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W���V�X�U���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� 

�$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �O�L�D�L�V�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �I�D�L�W�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �P�R�W��
phonologique (les consonnes de liaison sont promues ou prononcées) et 

�,�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���O�L�D�L�V�R�Q���G�¶�X�Q���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���D�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���V�X�L�Y�D�Q�W�� 
[id. p. 50]. 

Puis, pour passer de la langue au vers, ils appliquent le « Principe 
constituant » (chaque vers fonctionne comme un mot phonologique), ce qui 
permet une formulation élégante du fonctionnement de la liaison dans le vers :  

- �H�Q���G�U�R�L�W�����W�R�X�W�H�V���O�H�V���O�L�D�L�V�R�Q�V���V�H���I�R�Q�W���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V ;  
- �H�Q���G�U�R�L�W�����D�X�F�X�Q�H���O�L�D�L�V�R�Q���Q�H���V�H���I�D�L�W���G�¶�X�Q���Y�H�U�V���j���O�¶�D�X�W�U�H�� 

[id. , p. 52]. 

 

En théorie, cette règle, couplée avec celle qui concerne les e muets, suffit à 
fournir un cadre d'analyse unifié qui permet de prendre en compte 
simultanément ces deux phénomènes, puisque ce sont les consonnes de liaison 
qui, une fois promues, vont imposer le maintien du e muet. 

Néanmoins, et pour nuancer les effets de ces règles brutales qui entraînent 
quelques liaisons particulièrement disgracieuses et surprenantes101, ils en 
viennent à distinguer deux types de diction de la consonne latente :  

- la diction directe qui consiste à syllaber la consonne de liaison avec la syllabe 

suivante ;  

                                                                                                                                  
�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�¶�H�I�I�D�F�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�R�Q�W�H�[�W�H�V���H�V�W���G�X�H���j���%�O�R�R�P�I�L�H�O�G�����S�X�L�V���j���6�F�K�D�Q�H���>���������@���H�W���j��
Milner. 

101 Liaisons entre mots séparés par une ponctuation forte, entre autres anomalies. 
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- la diction indirecte qui consiste à maintenir dans la syllabe d'origine la 

consonne de liaison, et qui correspond à une réalisation discrète ou allégée. 

Dans le cas de la liaison directe, la consonne latente constitue �O�¶�D�W�W�D�T�X�H���G�H��
la syllabe initiale du mot lié (liaison enchaînée), alors que pour la liaison 
�L�Q�G�L�U�H�F�W�H�����H�O�O�H���U�H�V�W�H���D�W�W�D�F�K�p�H���j���V�D���V�\�O�O�D�E�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����O�L�D�L�V�R�Q���V�D�Q�V���H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W���� 

 

�/�D���O�L�D�L�V�R�Q���H�V�W���G�L�U�H�F�W�H���F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�H���H�Q���O�D�Q�J�X�H�� 

Dans le vers suivant de Britannicus, le segment vous allumez un feu forme 
un seul mot phonologique de langue (qui coïncide avec le premier hémistiche), 
la liaison entre vous et allumez et entre allumez et un sera donc directe. 

Vou//z allume//z un feu qui ne p�R�X�U�U�D���V�¶�p�W�H�L�Q�G�U�H�� 
Racine, Britannicus, vers 1351. 

�/�D���O�L�D�L�V�R�Q���H�V�W���L�Q�G�L�U�H�F�W�H���T�X�D�Q�G���L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���O�L�D�L�V�R�Q���H�Q���O�D�Q�J�X�H���R�X���T�X�D�Q�G���O�D��
liaison coïncide avec une frontière métrique, la césure par exemple102. Dans le 
vers suivant, Milner et Regnault recommandent une liaison indirecte parce que 
ses feux constitue, en langue, un mot phonologique à part entière :  

�3�R�X�U���O�D���Y�H�X�Y�H���G�¶�+�H�F�W�R�U�����V�H�V���I�H�Xz // ont éclaté 
Racine, Andromaque, vers 108. 

Prenons un exemple de mot phonologique en langue qui traverse 
�O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���� �(�Q�� �O�D�Q�Jue venger un père constitue un seul mot phonologique, 
mais, dans le vers suivant, venger coïncide avec la fin du premier hémistiche : 
la liaison indirecte marque ici le respect de la frontière métrique. 

Qu'ils semblent tous venger // un père, comme vous. 
Corneille, Cinna, vers 152. 

Comme en général, dans le vers classique, le mot phonologique ne traverse 
�T�X�H�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H����une liaison indirecte indique en général la 
�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�D�Q�J�X�H�� 

Cette règle de liaison systé�P�D�W�L�T�X�H���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V���V�R�X�I�I�U�H���G�H���S�O�X�V���G�H��
quelques exceptions : pas de liaison quand il y a collision de consonnes 

                                                 
102 �&�H�W�W�H���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���V�H�U�D�L�W���G�¶�H�P�E�O�p�H���U�p�V�R�O�X�H���V�L���Q�R�X�V���D�Y�L�R�Q�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���H�W���Q�R�Q���O�H��

vers comme mot phonologique.  



180 

identiques (�T�X�¶�D�X�V�V�Ltôt il arrête), interjections, vocatifs... On ajoutera aussi 
comme exception la coordination et dont le t �Q�¶�H�V�W�� �M�Dmais promu. Cela a une 
conséquence directe dans le vers : on ne trouve jamais de séquence et#V, à une 
seule exception près :  

Je suai sang et eau, pour voir si du Japon 
Racine, Les Plaideurs, vers 689. 

�2�Q�� �Q�R�W�H�� �L�F�L�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�� �I�L�J�p���� �F�H�� �T�X�L�� �M�Xstifie peut-être le 
hiatus, qui ressemble alors plutôt à une diérèse... On voit combien les frontières 
de mot sont un sujet difficile. 

 

�3�R�X�U�� �U�p�V�X�P�H�U���� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V�� �O�D�W�H�Q�W�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W��
être promues et représentées dans la structure phonétique (ne serait-ce que pour 
�P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �K�L�D�W�X�V������ �O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H���L�Q�G�L�U�H�F�W�H��
permettant de différencier les liaisons fortes et obligatoires de celles qui le sont 
moins. 

�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q�� �Q�R�X�V�� �Y�R�X�G�U�L�R�Q�V�� �U�H�Y�H�Q�L�U�� �Vur le choix du couple 
liaison directe/indirecte. 

IV.3.2. Liaison avec / sans enchaînement  
ou forte /faible  ?  

Si la prise en compte des remarques de Milner et Regnault rend immédiat le 
repérage des consonnes latentes qui vont se maintenir, la seconde partie de leur 
programme (évaluer leur force) est bien plus difficile à réaliser, puisqu'il faut, 
en toute rigueur, pouvoir distinguer les liaisons qui se font en langue des autres. 

�3�R�X�U�� �F�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �O�L�D�L�V�R�Q�V�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W��
phonologique, et �M�D�P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �2�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �H�V�W��
sensiblement plus complexe. La liaison en français a été l'objet de nombreuses 
études (voir par exemple Encrevé [1988]), qui toutes s'accordent sur le fait que 
ce phénomène est hautement variable (suivant les locuteurs, les niveaux de 
langue, les conditions d'élocution). 
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�5�H�S�U�H�Q�R�Q�V���F�H���T�X�¶�H�Q���G�L�W���(�Q�F�U�H�Y�p���>���������@�����/�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�H���O�L�D�L�V�R�Q���S�H�X�Y�H�Q�W��
se classer en trois catégories : les liaisons invariables produites 
systématiquement par tous les locuteurs ; les liaisons variables produites par 
certains locuteurs et/ou dans certains contextes de discours ; les liaisons 
erratiques [Encrevé, 1988, p. �����@���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V��
politiques enregistrés lui a entre autre permis de montrer que :  

- dans les contextes de liaison où la consonne de liaison est réalisée invariablement 
(liaison obligatoire), cette consonne est invariablement enchaînée à la voyelle du mot 
suivant ; (...) 
- �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �R�•�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �U�p�D�O�L�V�p�H que 
�Y�D�U�L�D�E�O�H�P�H�Q�W�����O�L�D�L�V�R�Q���I�D�F�X�O�W�D�W�L�Y�H�������H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�P�H�Q�W���H�Q�F�K�D�v�Q�p�H�������������� 

[Encrevé, 1988, p. 75]. 

�$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� ���F�¶�H�V�W-à-dire devant voyelle), 
une consonne latente peut être : réalisée et enchaînée ; réalisée et non 
enchaînée ; non réalisée. 

Complétant son corpus par des discours politiques antérieurs aux années 
�������� �(�Q�F�U�H�Y�p�� �P�R�Q�W�U�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�X�V�D�J�H���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�� �p�W�D�L�W��
systématique en langue soutenue, il est devenu au fil du temps un élément de 
variabilité, puisque le taux de liaisons non enchaînées tend à croître. 

Milner et Regnault font le choix de simplifier la question de la liaison dans 
la langue�����H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���T�X�¶�H�Q���G�U�R�L�W���W�R�X�W�H�V���O�H�V���O�L�D�L�V�R�Q�V���V�H���I�R�Q�W���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X��
mot phonologique ; ils négligent pour la langue la variabilité de certaines 
liaisons et le mode de réalisation variable de ces liaisons (avec ou sans 
enchaînement). 

La complexité du traitement de la liaison est réintroduite dans le cadre du 
�Y�H�U�V���� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�Q�W�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H et indirecte, qui résultent de la 
confrontation entre la structure syntaxique de langue et la structure métrique. 
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 Encrevé  
Réalisation en langue 

Milner et Regnault  
Réalisation en langue 

Milner et Regnault  
Réalisation dans le vers 

liaison invariable liaison enchaînée liaison directe liaison directe 
liaison variable liaison enchaînée 

liaison sans enchaînement 
pas de liaison 

liaison directe liaison directe 

liaison erratique pas de liaison pas de liaison pas de liaison 
pas de liaison  pas de liaison liaison indirecte 

Tableau 19. Le traitement de la liaison 

Le Tableau 19 appelle quelques remarques : Milner et Regnault utilisent les 
notions de liaison indirecte et directe pour différencier les cas où il y a 
discordance, respectivement concordance, entre structure métrique et 
syntaxique. La description phonétique que Milner et Regnault donnent des 
liaisons directes/indirectes correspond exactement à ce que Encrevé désigne 
sous les termes de liaisons avec/sans enchaînement. 

Or, ce phénomène de liaison sans enchaînement semble être apparu assez 
�U�p�F�H�P�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���X�Q���P�R�G�H���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H��
la liaison proscrit par les traités normatifs sur la liaison. Ce type de réalisation 
de la liaison sans enchaînement ne semble pas encore avoir été adopté par les 
comédiens. Dans les représentations auxquelles nous avons assisté et dans les 
enregistrements écoutés, les cas de liaison sans enchaînement sont rares voire 
inexistants. La rareté des liaisons indirectes rend le couple liaison directe / 
indirecte non pertinent pour distinguer phonétiquement, dans toutes les liaisons 
du vers, celles qui sont obligatoires en langue (liaison directe), de celles qui ne 
sont pas admises en �O�D�Q�J�X�H�����O�L�D�L�V�R�Q���L�Q�G�L�U�H�F�W�H�������/�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���V�H�U�D�L�W���X�Q��
�p�O�p�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �S�R�X�U�� �0�L�O�Q�H�U�� �H�W�� �5�H�J�Q�D�X�O�W���� �O�D��
liaison indirecte correspond à une diction allégée et permet de distinguer liaison 
�I�D�L�E�O�H�� �H�W�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �I�R�U�W�H���� �&�¶�H�V�W �O�D�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�H�X�[�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D��
liaison que nous retenons à travers cette distinction. 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �O�H�� �F�R�G�D�J�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H���L�Q�G�L�U�H�F�W�H���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�H��
correspond en rien à une réalité de la diction, nous est donc fort utile. Il permet 
�G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� ���I�R�U�W�� ���� �I�D�L�E�O�H������ �,�O�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �r�W�U�H��
interprété en termes de liaison invariable / variable. Quand la consonne de 
�O�L�D�L�V�R�Q�� �H�V�W�� �P�D�L�Q�W�H�Q�X�H�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�\�O�O�D�E�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �F�H�O�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O��
�V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Oiaison variable ���� �T�X�D�Q�G�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�K�D�v�Q�p�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W��
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�G�¶�X�Q�H���O�L�D�L�V�R�Q���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�����2�Q���Q�R�W�H�U�D���T�X�H�����G�D�Q�V���Q�R�V���W�U�D�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�����O�H�V���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V��
de liaison ont un code spécifique, pour les distinguer des consonnes toujours 
prononcées. Par exemple, le symbole « tl » désigne la réalisation de la 

�F�R�Q�V�R�Q�Q�H���O�D�W�H�Q�W�H�����W�������T�X�L���Y�L�H�Q�W���V�H���S�O�D�F�H�U���V�R�L�W���H�Q���F�R�G�D���G�H���V�D���V�\�O�O�D�E�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����V�R�L�W��
en attaque de la suivante. 

IV.3.3. Formalisation  

Une des difficultés que pose le système de Milner et Regnault est 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Pots phonologiques de langue. Ils considèrent que la 
« détermination des mots phonologiques est simple et facile �����H�Q���H�I�I�H�W�����O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
�V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���� �T�X�L�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�� �W�R�X�W�� �L�F�L���� �Q�H�� �U�p�F�O�D�P�H�� �U�L�H�Q�� �G�H�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�X�Q�� �S�H�X��
�G�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q » [p. 28], mais celle-�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�L�P�S�Oe à automatiser. Pour affiner 
le traitement de la liaison, dans la mesure où nous cherchons, non pas à 
construire une transcription de ce qui devrait être dit, mais une transcription 
abstraite qui permette de fournir une base pour effectuer des dénombrements, 
nous nous sommes fixés une référence, à savoir les règles de liaison édictées 
par Fouché [1959], qui, si elles correspondent souvent à des prononciations 
« vieillies », ont le mérite d'être très complètes. 

 

Concrètement, à la fin de chaque mot, la poss�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�X�Q�H���O�L�D�L�V�R�Q���H�Q���O�D�Q�J�X�H��
est évaluée compte tenu de la structure syntaxique du segment analysé ; on en 
déduit une valeur pour le séparateur de mots correspondant. Ainsi, l'espace qui 
suit petits dans petits enfants est affecté du trait « liaison autorisée », 
contrairement à celui qui suit enfants dans des enfants aimables. Les signes de 
ponctuation sont bien sûr marqués « liaison interdite ». 

Au cours de la dérivation phonologique, la suppression des consonnes 
latentes est réalisée par des règles inspirées de la règle de troncation des 
obstruantes finales (la French Truncation Rule de Schane [1968], qui supprime 
les consonnes latentes dans les cas de non-liaison). Cette règle fonctionne 
essentiellement comme suit pour les obstruantes :  

 (a) �V�X�L�Y�L�H�� �G�¶une consonne (ou d'un h aspiré), la consonne latente est 
toujours supprimée ;  



184 

 (b) �V�X�L�Y�L�H�� �G�¶�X�Q�� �V�p�S�D�U�D�W�H�X�U�� �© liaison autorisée �ª�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�R�\�H�O�O�H���� �O�D��
consonne se maintient et est resyllabée avec la voyelle (liaison enchaînée ou 
directe) ;  

 (c) suivie d'un séparateur « liaison interdite �ª�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�R�\�H�O�O�H���� �O�D��
consonne se maintient, mais sans resyllabation (liaison sans enchaînement ou 
indirecte). 

Voici un exemple :  
Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix,  
(e )( m e )( k u r )( s j e zl )( w a )( z i f zl )( ø~)( tl u )( b l i )( e )( m a )( v w a) 

Racine, Phèdre, vers 552. 

. 

Ce vers comporte trois liaisons. Les deux premières (entre coursiers et 
oisifs et entre oisifs et ont) sont des liaisons indirectes : la consonne latente 
reste attachée à la voyelle précédente. Entre ont et oublié, la liaison est directe : 
la consonne latente est syllabée avec la voyelle suivante et correspond à un cas 
de liaison obligatoire en langue. 

Des règles similaires gouvernent la réalisation des autres consonnes de 
liaison. Pour /n/, les cas (a) et (c) entraînent de surcroît la nasalisation de la 
voyelle qui précède, nasalisation inhibée dans le cas (b). Pour /r/, le cas (c) 
�F�D�X�V�H���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�X�����H�����T�X�L���S�U�p�F�q�G�H���H�Q����´ /. 

Des crimes de Néron approuver les horreurs,  
(d e )( k r i  )( m \ f )( d \  )( n e )( r ø~ nl )( a )( p r u )( v e )( l e )( zl �R���������U���y���U�� 

Racine, Bérénice, vers 353. 

Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés 
(k ´ l )( ß a r )( m \  zl )( ø~ )( p u r )( v u )( d e )( zl j ø zl )( ´~ )( f ø r )( t y )( n e) 

Racine, Andromaque, vers 303. 

. 

Comme notre traitement ne fait, à aucun moment, l'hypothèse que l'entrée 
analysée est un vers, nous avons néanmoins dû sacrifier une des règles 
proposées par Milner et Regnault. Ainsi, quand un mot phonologique de langue 
trave�U�V�H���O�
�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H�����D�O�R�U�V���T�X�¶�L�O�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�Q�W���X�Q�H���G�L�F�W�L�R�Q���L�Q�G�L�U�H�F�W�H�����S�X�L�V�T�X�H��
les structures métrique et syntaxique ne coïncident pas), nous avons conservé la 
liaison directe (car nous ne savons pas a priori �R�•�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���� �Q�L��
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�P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �H�Q�� �H�[�L�V�W�H�� �Xn). Nous n'avons pas non plus pris en compte les 
exceptions relevées par ces auteurs : la liaison ne doit pas être faite avec 
certaines interjections comme ah, hélas et elle doit être très affaiblie quand elle 
entraîne une collision de consonnes. Par exemp�O�H�����G�D�Q�V���O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H : Lever les 
yeux au ciel (Andromaque), la seconde liaison devra être faite de manière très 
atténuée. 

Il est clair (et cela transparaît nettement dans nos résultats), que la liaison 
est le point le plus fragile de notre système. De nombreuses exceptions ne sont 
pas encore prises en compte dans ce système, qui permettraient d'affiner 
marginalement nos transcriptions. La liaison reste de toute façon un problème 
difficile, que les outils de traitement automatique du langage gèrent encore de 
façon très imparfaite. 

Voici un exemple d'erreur, lié à une mauvaise analyse de la métaposition (cf. 
chapitre VI.2) :  

Lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour 
(l ø r )( s k i l )( v j ´~ )( tl a )( l a )( r ´ n )( ´ k )( s p l i )( k e )( s ø~)( nl a )( m u r) 

Racine, Bérénice, vers 6. 

L'analyse syntaxique conduit à une mauvaise évaluation du degré de liaison 
entre vient et à la reine. En effet, à la reine dépend syntaxiquement de 
expliquer (expliquer X à Y). 

 

Nous avons donc fait le choix de « promouvoir » toutes les consonnes 
�O�D�W�H�Q�W�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �S�R�X�U�� �p�Y�L�W�H�U�� �G�H�V�� �F�D�V�� �G�¶�p�O�L�V�L�R�Q�� �G�H��e muets et de 
hiatus, suivant la règle proposée par Milner et Regnault. Et pour affiner, nous 
avons codé différemment les liaisons obligatoires (celles qui le sont en langue) 
et les liaisons facultatives (non obligatoires, voire interdites en langue) : les 
premières (liaisons obligatoires) en enchaînant la consonne de liaison à la 
voyelle suivante, les secondes (liaisons facultatives) en maintenant la consonne 
�G�H�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�\�O�O�D�E�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �/�H�� �Q�R�Q�� �H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �G�H��
�O�L�D�L�V�R�Q���P�D�U�T�X�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�¶�X�Q���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�D�Q�J�X�H�����F�H��
�T�X�L���S�R�X�U�U�D�L�W���M�R�X�H�U���O�H���U�{�O�H���G�¶�X�Q���P�D�U�T�X�D�J�H���U�\�W�K�P�L�T�X�H�� 
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IV.4.  SYNTHESE ET CONCLUSIO N  

Récapitulons les phénomènes phonétiques propres au vers classique :  

A �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �P�R�W�V���� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V�� �*�9���� �F�¶�H�V�W-à-dire, 
glissante (i, ou ou u���� �V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q�H���Y�R�\�H�O�O�H���� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���W�D�Q�W�{�W���j���X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q��
métrique (synérèse), tantôt à deux (diérèse) selon des règles précises, qui 
�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W���j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�V�� �P�R�W�V���� �(�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H���� �G�D�Q�V��
un mot sur deux contenant ce type de groupement, celui-ci constitue deux 
voyelles métriques. Mais en terme �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�V, la tendance à la synérèse 
�O�¶�H�P�S�R�U�W�H���Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D���G�L�p�U�q�V�H : seuls 22 % des occurrences de mots avec ce 
type de groupement vocalique correspondent à des cas de diérèse (rencontre de 
�G�H�X�[���Y�R�\�H�O�O�H�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V�������7�R�X�W���V�H���S�D�V�V�H���F�R�P�P�H���V�L���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�X�V�D�J�H���W�H�Q�G�D�L�W��
à éliminer les cas de diérèse. 

 

Tous les e �P�X�H�W�V�� ���S�U�p�V�H�Q�W�V�� �J�U�D�S�K�L�T�X�H�P�H�Q�W���� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Y�H�U�V�� �R�F�F�X�S�H�Q�W��
une position métrique sauf : 

�‡ �V�¶�L�O�V���S�U�p�F�q�G�H�Q�W���X�Q���P�R�W���j���L�Q�L�W�L�D�O�H���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�����&�H���9��� �!���&�9�� ; 

�‡ �V�¶�L�O�V���V�R�Q�W���H�Q���I�L�Q���G�H���Y�H�U�V ; 

�‡ �V�¶�L�O�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q e mort dans des séquences du type aient.  

�2�Q�� �S�H�X�W�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�p�O�L�V�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�X e muet, ou plus justement de 
synalèphe : fusion des deux voyelles en une seule. Par cette dénomination, on 
�U�D�S�S�U�R�F�K�H���O�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V�����G�H���O�¶�L�W�D�O�L�H�Q���H�W���G�H���O�¶�H�V�S�D�J�Q�R�O�����(�Q���H�I�I�H�W����
dans le vers ita�O�L�H�Q���R�X���H�V�S�D�J�Q�R�O�����O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�W�W�D�T�X�H���H�Q�W�U�D�v�Q�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W��
la fusion de la voyelle nue avec la voyelle post-tonique précédente en une seule 
position métrique. Le voyelles qui suivent la voyelle accentuée dans le vers 
italien ou espagnol subissent les �P�r�P�H�V���O�R�L�V���G�¶�p�O�L�V�L�R�Q���T�X�H���O�H��e muet dans le vers 
français : synalèphe devant voyelle, décompte devant consonne ou voyelle 
accentuée. 
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Tengo una parte aquí de tus cabellos 
(t e n)(g u)(n a)(p a r)(t a)(k i)(d e)(t u s)(c a)(b e)(ll o s) 
Je garde une partie de tes cheveux  

Garcilaso de la Vega, « Égloga primera », trad. P. Bonhomme in  
[Anthologie bilingue de la poésie espagnole, p. 266]. 

Cet hendécasyllabe comporte deux synalèphes : entre tengo (accentué sur la 
première syllabe) et una et entre parte (accentué sur la première) et aquí. La 
�V�\�Q�D�O�q�S�K�H���H�Q���L�W�D�O�L�H�Q���H�W���H�Q���H�V�S�D�J�Q�R�O���H�W���O�¶�p�O�L�V�L�R�Q���G�X e muet en français relèvent de 
la même logique ���� �p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V�� �K�L�D�W�X�V�� �H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�W�W�D�T�X�H�� �F�R�Q�V�R�Q�D�Q�W�L�T�X�H��
dans une syllabe, surtout quand les voyelles ne sont pas toniques ���F�¶�H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V��
le cas des e muets, et très largement le cas des voyelles finales en espagnol et 
italien : la majorité des mots étant des « palabras llanas », des mots « plats », 
�D�F�F�H�Q�W�X�p�V���V�X�U���O�¶�D�Y�D�Q�W-dernière syllabe). 

Le traitement de la liaison permet de promouvoir des consonnes latentes 
(Cl) et par conséquent de modifier le contour des syllabes. Elle permet surtout 
�G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�H�V���F�D�V���G�H���K�L�D�W�X�V���H�[�W�H�U�Q�H�����&�9�&�O���9���G�H�Y�L�H�Q�W���&�9�&�9���D�X���O�L�H�X���G�H���&�9���9�����V�L��
�O�D���O�L�D�L�V�R�Q���Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V���I�D�L�W�H������ 

Milner [1974 et 1982] a bien montré le parallélisme qui pouvait être fait 
entre le traitement du e �P�X�H�W���H�W���F�H�O�X�L�� �G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���� �'�D�Q�V���O�H�V���G�H�X�[�� �F�D�V���� �F�¶�H�V�W���O�H��
�Y�H�U�V���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �V�H�X�O�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p��
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� 

�1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �L�Q�V�L�V�W�p�� �V�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�X��h initial qui peut soit jouer le 
�U�{�O�H���G�¶�D�W�W�D�T�X�H���V�\�O�O�D�E�L�T�X�H���V�¶�L�O���H�V�W���D�V�S�L�U�p�����V�R�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H���j���X�Q�H���D�W�W�D�T�X�H���Q�X�O�O�H�����,�O��
va sans dire que pour le décompte il est indispensable de connaître sa nature et 
�F�H�O�D���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���I�D�L�W���T�X�¶�j���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V���O�L�V�W�H�V�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����Xn e muet devant un 
h �Q�R�Q�� �D�V�S�L�U�p�� �V�¶�p�O�L�G�H�� ���S�U�H�P�L�H�U�� �Y�H�U�V�� �F�L-�G�H�V�V�R�X�V������ �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �R�F�F�X�S�H�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q��
métrique devant un h aspiré (second vers). 

Aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, 

(o)(é u r)(d ¥ i)(k i l)(p Ø)(t u)(k \ )(v ø t r)(i )(m ´ n)(s a)(v å~ s) 
Racine, Bérénice, vers 383. 

Attacha pour jamais une haine puissante ;  
(a)(t a)(ß a)(p u r)(é a)(m ´)(zl y)(n \ )(´)(n \ f)(p ¥ i)(s å~ t) 

Racine, Bérénice, vers 383. 
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Les questions de la diérèse, du e �P�X�H�W�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �O�L�D�L�V�R�Q�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H��
traitées les unes après les autres comme si chacune était indépendante des 
autres. Ces phénomènes résultent tous trois de tentatives pour résoudre les 
�G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���S�R�V�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���L�Q�L�W�L�D�O�H�����G�¶�D�W�W�D�T�X�H�����G�D�Q�V���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H 
syllabique. Comme le rappelle Klein [1991, p. 13], « les phénomènes de liaison, 
�p�O�L�V�L�R�Q�� �H�W�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H��
�G�¶�D�W�W�D�T�X�H���Q�X�O�O�H ». 

Allons plus loin et proposons une conjecture : la logique des différentes 
règles phonologiques dans le vers pourrait se résumer à un effort pour produire 
la concaténation de douze segments de type CV. Autrement dit, comme le sait 
�W�R�X�W���p�F�R�O�L�H�U�����O�H���P�R�G�q�O�H���G�H���O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q���V�H�U�D�L�W���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���W�D���� 

 

Sans aller jusqu'à considérer que la suite CV soit un modèle universel, 
celle-ci est la forme de syllabe la plus fréquente en français. Cette structure 
syllabique représente 55,6 % des occurrences dans le corpus de Wioland [1985, 
p. 260] comprenant 87 000 syllabes. Pour renforcer cette alternance CVCV, un 
certain nombre de phénomènes apparaissent dans la langue : élision (du e des 
pronoms et articles ; des e muets finaux), liaison, enchaînement ; variantes pour 
les déterminants possessifs (mon amie) ; variantes pour certains démonstratifs 
(cet inconnu, bel été...)... La langue cherche à éviter le hiatus (séquences 
�V�\�O�O�D�E�L�T�X�H�V���G�H���W�\�S�H���9�9�������V�X�U�W�R�X�W���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H�V���P�R�W�V���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���P�H�W���H�Q��
place un certain nombre de mécanismes pour lisser la séquence des syllabes à 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���P�R�W���S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� 

Comme dans la langue, nous observons les mêmes phénomènes dans le 
vers mais réglés de manière plus rigoureuse, surtout dans le vers classique : 
�W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �O�D�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �P�R�W�� ���O�H�V�� �F�D�V�� �G�H�� �V�\�Q�p�U�q�V�H�� �V�R�Q�W�� �W�U�R�L�V�� �I�R�L�V��
plus nombreux que les cas de diérèse), élision systématique du e muet devant 
voyelle, promotion systématique, devant voyelle, des consonnes latentes dans le 
vers. 

De plus, cet effort vers une forme abstraite la plus régulière possible, que 
�O�¶�R�Q���R�E�V�H�U�Y�H���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���F�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V�����V�¶�H�V�W���Y�X�H���U�H�Q�I�R�U�F�p���j���O�¶�p�S�R�T�X�H��
classique par un ensemble de règles posant des interdits. Le vers classique en 
respecte deux :  
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 �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�X���K�L�D�W�X�V���H�[�W�H�U�Q�H�����9���9�� ;  

 �O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�H���&���H�W���9�H�&�/���&�� 

Ces règles sont toujours respectées chez Corneille et Racine à trois 
exceptions près. 

En ce qui concerne le hiatus, aucune autre voyelle que le e �P�X�H�W���Q�¶�H�V�W���D�W�R�Q�H��
en français. Or comme le français est une langue oxytone, un V en fin de mot 
est forcément tonique, ce qui rend impossible son élision, et son maintien met 
�D�O�R�U�V���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�W�W�D�T�X�H�����,�O���\���D���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���X�Q�H��
tendance à éviter le hiatus, ce qui devait être le cas avant le XVII e siècle, et la 
�P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�q�J�O�H�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�H���� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�� �T�X�¶�D�� �L�P�S�R�V�p�H�� �0�D�O�K�H�U�E�H����
�'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �p�F�U�L�W�V���� �0�D�O�K�H�U�E�H�� �Q�H�� �O�D��
respectait pas : dans « Larmes du Sieur Malherbe », sur 160 vers on ne trouve 
pas moins de 14 cas de hiatus. Si le hiatus externe est interdit, le hiatus interne, 
�O�D�� �G�L�p�U�q�V�H���� �Q�H�� �O�¶�H�V�W pas. Or la seule différence entre ces deux cas tient à la 
�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W���G�D�Q�V���O�H���S�U�H�P�L�H�U���F�D�V�����/�D���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���T�X�L���H�V�W���I�D�L�W�H��
dans le vers classique entre hiatus externe et diérèse donne un poids 
particulièrement important à la frontière de �P�R�W���� �/�H�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�¶�$�Q�Q�H��
Christophe [1993], dans le Laboratoire de sciences cognitives et 
psycholinguistique (CNRS-EHESS), montrent que dans des échantillons de 
parole où les mots du lexique ne sont pas reconnaissables, les frontières de mots 
sont perçues prosodiquement par les sujets. Puisque la frontière de mot est 
perçue par les locuteurs, diérèse et hiatus externe constituent des situations 
�S�U�R�V�R�G�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�����0�D�L�V���F�H�O�D���Q�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�V���S�R�X�U�T�X�R�L���O�D���G�L�p�U�q�V�H���Q�¶�H�V�W��
pas interdite. 

 

Quant à la secon�G�H���U�q�J�O�H�����T�X�L���L�Q�W�H�U�G�L�W���O�H�V���V�p�T�X�H�Q�F�H�V���9�H���&�����F�¶�H�V�W���H�Q�F�R�U�H���X�Q�H��
�I�R�L�V���0�D�O�K�H�U�E�H���T�X�L���O�¶�D���L�P�S�R�V�p�H�����(�V�W-ce vraiment parce que cela souligne trop la 
contradiction entre la prose (qui ne prononce plus le e après voyelle) et le mètre 
qui impose que le e muet constitue à lui seul une position métrique ?  

En revanche, comment expliquer que les séquences Ve#V soient quant à 
elles autorisées ? Le e �P�X�H�W�� �H�V�W�� �p�O�L�G�p�� �G�H�Y�D�Q�W�� �Y�R�\�H�O�O�H���� �H�W�� �O�¶�R�Q�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �D�O�R�U�V��
�G�H�Y�D�Q�W���X�Q���F�D�V���G�H���K�L�D�W�X�V�����j���P�R�L�Q�V���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�H���O�¶�p�O�L�V�L�R�Q���G�X e laisse une trace 
���G�¶�R�•���O�D���S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H���S�R�X�U���O�H���W�H�U�P�H���G�H���V�\�Q�D�O�q�S�K�H���� 



190 

Cornulier [1977, p. �������@���� �S�D�U�W�D�Q�W�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�D�� �U�q�J�O�H�� �G�¶�p�O�L�V�L�R�Q�� �G�H�Y�D�Q�W��
�Y�R�\�H�O�O�H���H�V�W���X�Q���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O���P�p�W�U�L�T�X�H�����L�Q�G�L�T�X�H���T�X�¶�X�Q�H���V�X�L�W�H���9���9���H�V�W : 

�6�X�M�H�W�W�H�� �j�� �O�D�� �U�q�J�O�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�¶�p�O�L�V�L�R�Q���� �G�R�Q�W�� �O�D�� �Q�R�Q-application constitue une 
�L�U�U�p�J�X�O�D�U�L�W�p���P�p�W�U�L�T�X�H�����H�W���G�R�Q�W���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�D�v�Q�H���X�Q�H���L�Q�D�F�F�H�S�W�D�E�L�O�L�W�p���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H����
�&�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �U�q�J�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�L�D�W�X�V�� �Q�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �T�X�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �E�k�W�D�U�G�H�� �G�H��
�O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���P�p�W�U�L�T�X�H���G�¶�p�O�L�G�H�U���M�R�L�Q�W�H���j���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H���G�¶�p�O�L�G�H�U�� 

[Cornulier, 1977, p. 108]. 

�'�H���P�r�P�H���S�R�X�U���&�R�U�Q�X�O�L�H�U�����O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���9�H���&���W�L�H�Q�W���j���X�Q�H���L�Q�W�H�U�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���O�D��
grammaire et de la métrique, la première exigeant une suppression du e que la 
�P�p�W�U�L�T�X�H�� �U�H�I�X�V�H���� �/�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �V�H�U�D�L�W�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V��
�F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�¶�R�U�G�U�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���H�W���O�¶�R�U�G�U�H���P�p�W�U�L�T�X�H�� 

On pourrait poser que la composante rythmique de la langue fait tendre la 
syllabe vers un modèle simplifié CV, qui correspond à une courbe de sonorité 
ascendante. Comme le rappelle Angoujard [1992, p. 57-67], le rythme binaire 
(creux-�V�R�P�P�H�W���� �\�� �M�R�X�H�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���� �/�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�X�U�E�H�V�� �G�H��
�V�R�Q�R�U�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �&�9�&�9�&�9�������� �V�H�U�D�L�W�� �S�X�U�H�P�H�Q�W�� �P�p�W�U�L�T�X�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �Y�H�U�V����
�G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�H�X�W-être plus régulée que dans la prose, parce que la position 
métrique est constitutive du vers, le rythme binaire creux-sommet est plus 
�U�H�F�K�H�U�F�K�p�� �T�X�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �V�\�O�O�D�E�L�T�X�H�V��
introduisent une composante rythmique dans la séquence de langue. Ainsi la 
forme de la syllabe oscille-t-�H�O�O�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�D�U�I�D�L�W�H�� �D�X�� �P�R�G�q�O�H�� �&�9�� �H�W��
�G�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�H�V���P�R�L�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V�� 

 

Rappelons enfin les règles phonologiques adoptées pour le métromètre :  

�‡ Le découpage syllabique correspond classiquement au découpage 
syllabique de langue : une consonne entre voyelle est rattachée à la voyelle 
�T�X�L���V�X�L�W�����X�Q�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���j���O�¶�L�Q�L�W�L�D�O�H���G�¶�X�Q���P�R�W���D�X�V�V�L�����/�H�V���J�U�R�X�S�H�V���G�H���F�R�Q�V�R�Q�Q�H�V��
�V�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �V�F�L�Q�G�p�V�� �V�D�X�I�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�V�� �V�R�Q�W���I�R�U�P�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �R�E�V�W�U�X�D�Q�W�H�� �H�W���G�¶�X�Q�H��
liquide. Les consonnes finales sont rattachées à la voyelle précédente sauf 
en cas de liaison enchaînée ; 

�‡ Pour la diérèse, nous avons ajouté un trait « diérèse » ou « non diérèse » 
aux formes du lexique, en appliquant des règles ou en codant des 
exceptions. La présence du trait « diérèse » empêche la semi-vocalisation de 
la voyelle haute ; 
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�‡ Pour le e muet, trois règles sont appliquées : élision du e avant voyelle, 
élision du e après voyelle et affaiblissement des e muets en fin de mot (sauf 
monosyllabes et règle des trois consonnes).  

�‡ Pour la liaison, devant voyelle, toutes les liaisons sont faites dans le vers : 
liaison avec enchaînement (la consonne latente est rattachée à la voyelle 
suivante) quand elle correspond à une liaison obligatoire en langue, sans 
enchaînement (la consonne latente est maintenue dans sa syllab�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
quand la liaison est interdite ou facultative en langue. Une consonne latente 
�G�H�Y�D�Q�W���F�R�Q�V�R�Q�Q�H���V�¶�p�O�L�G�H�� 
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V. M ARQUAGES POSSIBLES , MARQUAGES CHOISIS  

Nous avons explicité dans le chapitre précédent les règles qui permettent au 
métromètre de construire correctement, à partir du vers écrit, la séquence des 
positions métriques. Cela permet de découper les segments que nous délimitons 
par des parenthèses. Dans chacun de ces segment, le contenu des positions est 
�W�U�D�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�¶�D�O�S�K�D�E�H�W���S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H���L�Q�W�H�U�Q�D�Wional. 

�$�O�O�X�P�p���O�H���I�O�D�P�E�H�D�X���G�¶�X�Q���K�\�P�H�Q���R�G�L�H�X�[���� 
(a)(l y)(m e)(l \ �����I���O��� �a�����E���R�����G���y�a�����Ql i)(m ´ n)(ø)(d i)(Ø)  

Racine, Bérénice, vers 402. 

�/�H���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W���G�R�Q�F���G�p�M�j���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���H�W��
le contenu phonétique des positions, en respectant les règles de dénombrement 
du vers classique.  

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����Q�R�X�V���D�W�W�H�Q�G�R�Q�V���G�¶�X�Q���R�X�W�L�O���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���G�X���Y�H�U�V���T�X�¶�L�O��
nous offre une représentation plus riche du vers. Puisque, en effet, nous 
souhaitons construire la figure rythmique du vers, il nous faut introduire 
�G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���T�X�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���D�X���U�\�W�K�P�H�����/�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V���M�R�X�H�Q�W��
�E�L�H�Q�� �p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�\�W�K�P�H���� �P�D�L�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���V�¶�p�O�D�E�R�U�H�Q�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[�� 

�1�R�X�V���S�D�U�W�R�Q�V���G�H���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���T�X�H���O�H���U�\�W�K�P�H�����H�Q��tant que forme, résulte de la 
�P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H�����© feuilletée �ª���R�X���V�X�S�H�U�S�R�V�p�H�����G�H���I�L�J�X�U�H�V���G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H���G�X���P�r�P�H���H�W��
du différent pour les composantes phonétique, lexicale, syntaxique, prosodique 
et même sémantique. Il existe évidemment des liens entre ces différentes 
�F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �O�L�Q�J�X�L�V�W�L�T�X�H�V���� �P�D�L�V�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �M�R�X�L�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�L�H��
�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�� �V�p�S�D�U�p�P�H�Q�W���� �(�O�O�H�V�� �V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �H�Q�V�H�P�E�O�H��
pour former le rythme. 

Pour entendre cette unité du rythme, il faut pouvoir la décomposer, 
autrement dit, appréhender les parties pour comprendre le tout. Le système de 
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marquages proposé par Lusson [1974] consiste à se donner des propriétés et à 
indiquer si chaque propriété est réalisée pour un événement élémentaire donné 
(une position dans le vers par exemple). Ce système est un moyen simple et 
efficace de description de chacune des composantes qui constituent le rythme. 
A chacune correspondront des types de marquages spécifiques : les marquages 
phonétiques ne seront pas de même nature que les marquages syntaxiques ou 
prosodiques, puisque les propriétés étudiées varient. 

Si les marquages portent sur des composantes linguistiques différentes, ils 
�S�H�X�Y�H�Q�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �W�R�X�V�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�G�D�J�H�� �E�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �W�\�S�H��
présence/absence ou 1/0. Ceci permet de normaliser la description des 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �F�H�� �T�X�L�� �R�X�Y�U�H�� �O�D�� �Y�R�L�H�� �j�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�V��
différentes composantes. 

Lusson et Roubaud [Lusson et Roubaud, 1981 et 1983 ; Lusson, 1982] ont 
parfois travaillé sur des ensembles de marquages corrélés q�X�¶�L�O�V���R�Q�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p��
par une échelle de poids, construite en général sur des critères phono-
syntaxiques. Une position donnée dans le vers acquiert la valeur 0 si elle 
correspond à un e �P�X�H�W���� ���� �V�L���F�¶�H�V�W���X�Q�H���V�\�O�O�D�E�H���S�O�H�L�Q�H���L�Q�W�H�U�Q�H���� ���� �V�L���H�O�O�H���S�U�p�F�q�G�H��
une frontière de mot... Cette échelle de poids est une manière de synthétiser 
différents marquages en un seul. Cela implique de pouvoir identifier finement 
�O�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�����F�H���T�X�H���Q�R�W�U�H���R�X�W�L�O���Q�¶�D���S�D�V���V�X���I�D�L�U�H�� 

 

Quand Meschonnic définit le rythme, en le considérant comme la 
�F�R�Q�Y�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�� �S�D�V�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �O�H��
�S�U�p�W�H�Q�G�D�L�W���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���/�X�V�V�R�Q :  

�-�H�� �G�p�I�L�Q�L�V�� �O�H�� �U�\�W�K�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�H�V�� �S�D�U��
lesquelles les signifiants linguistiques et extra-linguistiques (dans le cas de la 
communication orale surtout) produisent une sémantique spécifique, distincte du 
�V�H�Q�V�� �O�H�[�L�F�D�O���� �H�W�� �T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �O�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�F�H ���� �F�¶�H�V�W-à-dire les valeurs propres à un 
discours et à un seul. Ces marques peuvent se situer à tous les niveaux du langage : 
accentuelles, prosodiques, lexicales et syntaxiques. Elles constituent ensemble une 
paradigmatique et une syntagmatique qui neutralisent précisément la notion de 
niveau. 

[Meschonnic, 1982, p. 216-217]. 

Concrètement, cette « signifiance » du rythme naît de la convergence et du 
�U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �O�L�p�V�� �D�X�[�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���� �'�D�Q�V�� �X�Q�H��
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�Y�L�V�p�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�U�D�J�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �F�R�U�S�X�V���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �I�D�X�W�� �G�p�F�R�P�S�R�V�H�U�� �O�H�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[��
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �D�G�R�S�W�H�U�� �X�Q�� �P�R�G�H�� �G�H�� �F�R�G�D�J�H�� �X�Q�L�T�X�H�� ���O�H�V�� �P�D�U�T�Xages) pour ensuite 
�I�D�L�U�H�� �F�R�Q�Y�H�U�J�H�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �H�W�� �U�H�S�p�U�H�U�� �O�H�V�� �I�L�J�X�U�H�V��
émergentes. 

Pourtant, même si Meschonnic considère le rythme comme résultant de 
toutes les dimensions du discours, il refuse catégoriquement la notion de 
marquage, q�X�L�� �G�L�W�� �L�P�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�H�V�X�U�H���� �&�D�U�� �S�R�X�U��
�0�H�V�F�K�R�Q�Q�L�F�����L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���P�H�V�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V :  

�6�L���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���>�H�Q�W�U�H���G�H�X�[���D�F�F�H�Q�W�V�@���F�R�P�S�W�H���D�X�W�D�Q�W���T�X�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W�������������� ; si la mesure est 
une abstraction inutile et nuisible ; si la prosodie, autant que les limites de groupe, 
sont parties intégrantes du rythme, �²  la rythmique ne peut plus compter, chiffrer. La 
notation doit être qualitative, non plus quantitative. Elle excède la statistique. 
�&�R�P�P�H�� �O�D�� �S�U�R�V�R�G�L�H�� �I�D�L�W���U�\�W�K�P�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �Q�R�Q-métriquement, la notation 
rythmique-prosodique excède la scansion. 

[Meschonnic, 1982, p. 252]. 

Selon Meschonnic, on ne peut donc avoir une approche du rythme qui soit 
�T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���� �V�H�X�O�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�� �D�� �X�Q�� �V�H�Q�V���� �'�¶�H�P�E�O�p�H���� �L�O�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �G�D�Q�V��
une posit�L�R�Q���R�•���L�O���V�¶�L�Q�W�H�U�G�L�W���G�H���S�R�V�H�U���G�H�V���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���I�D�O�V�L�I�L�D�E�O�H�V�����G�H���V�R�X�P�H�W�W�U�H��
à validation ses hypothèses. À travers ce refus, nous retrouvons un vieux débat 
stérile qui pollue les sciences sociales : le débat entre les approches qualitatives 
et quantitatives. Ce débat se retrouve en sociologie dans les oppositions entre 
�O�H�V�� �S�D�U�W�L�V�D�Q�V�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �H�W�� �G�H�V�� �H�Q�T�X�r�W�H�V�� �V�X�U��
des échantillons représentatifs de quelque chose/traitements statistiques, de 
�O�¶�D�X�W�U�H���� �'�D�Q�V���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H���� �O�H�V���P�H�L�Oleures études sociologiques ne se privent pas 
de croiser les deux dimensions (cf. La Distinction de Pierre Bourdieu, pour ne 
citer que ce grand classique) : qui peut le plus peut le moins. De fait, les 
chiffres ne rebutent que ceux qui les trouvent diffici�O�H�V�� �G�¶�D�F�F�q�V���� �6�L�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
statistique ne permet pas une analyse locale extrêmement fine, elle a tout de 
même le mérite de dresser des figures globales et de relativiser la place de 
phénomènes tout à fait marginaux. Plus généralement, le débat a été résolu au 
�Q�L�Y�H�D�X�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H���� �H�W�� �O�¶�R�Q�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H��
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�U�L�V�W�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �F�U�R�L�V�H�U�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �S�R�X�U�� �P�L�H�X�[��
�F�H�U�Q�H�U���O�¶�R�E�M�H�W�� 
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Nous avons donc pris comme structure de base le vers décomposé en douze 
positions et nous �D�Y�R�Q�V�� �S�U�R�M�H�W�p�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V��
des « marquages » spécifiques, qui vont être décrits dans ce chapitre. Par les 
�P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �F�K�R�L�V�L�V���� �Q�R�X�V�� �F�K�H�U�F�K�R�Q�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X��
�G�L�V�F�R�X�U�V���j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���Y�H�U�V���� �1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V��introduit, volontairement, que des 
marquages de langue ���� �D�X�F�X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �H�Q�W�U�p�� �H�Q�� �M�H�X���� �1�R�X�V��
cherchons à tester une hypothèse forte : la structure métrique et rythmique du 
�Y�H�U�V�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�¶�X�Q�� �D�J�H�Q�F�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �H�W�� �G�H cela 
seulement. Pour prendre une métaphore, nous pensons que les effets de rythme 
�V�R�Q�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�V���S�D�U���O�¶�D�V�V�H�P�E�O�D�J�H���K�D�E�L�O�H���G�H���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���G�X���O�D�Q�J�D�J�H�����X�Q���S�H�X���F�R�P�P�H��
le marquetier produit des dessins par simple assemblage de bois ou de minéraux 
naturels, sans avoir besoin de changer leur couleur ou leur texture. Les 
« accents de vers » seront ainsi des « accents de langue » judicieusement placés 
�S�D�U�� �O�H�� �S�R�q�W�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�D�� �F�p�V�X�U�H�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�X�Q�� �P�R�W�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H��
�V�¶�D�F�K�q�Y�H���H�Q���V�L�[�L�q�P�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�����H�O�O�H���Q�H���S�U�p�H�[�Lste pas au placement de ce mot. 

�6�L���� �S�R�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �P�p�W�U�L�T�X�H�V���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �X�V�p�� �G�H�� �U�q�J�O�H�V��
propres au fonctionnement du vers, comme les règles du décompte du e muet 
�R�X�� �G�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H���� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V���� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �X�W�L�O�L�V�p��que des marquages 
de langue, autrement dit que des informations phonético-syntaxiques produites 
�S�D�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �G�X�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �$�X�F�X�Q�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� ���S�D�U��
�H�[�H�P�S�O�H�� �X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�H�� �V�H�J�P�H�Q�W�� �G�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H���� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W ; 
�D�X�F�X�Q�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �Q�¶�L�Q�Wervient (comme celle qui consisterait à 
considérer par exemple que toutes les fins de segment métrique coïncident avec 
�O�D���I�L�Q���G�¶�X�Q���P�R�W���H�W���D�Y�H�F���X�Q���D�F�F�H�Q�W���� 

Dans ce chapitre, nous présentons le système de description 
multidimensionnel que nous avons adopté pour décrire les vers. Pour chaque 
composante linguistique (phonétique, lexicale, syntaxique, prosodique), nous 
�G�p�F�U�L�U�R�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �T�X�L�� �S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H�V���� �S�X�L�V�� �F�H�X�[��
�T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���U�H�W�H�Q�X�����O�¶�p�W�D�W���G�H���O�¶�D�U�W���D�F�W�X�H�O���G�H���O�D���P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D syntaxe des 
�Y�H�U�V�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �O�H�V�� �P�H�W�W�U�H�� �W�R�X�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �1�R�X�V�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�R�Q�V��
successivement les marquages phonétiques, les marquages lexicaux, les 
marquages syntaxiques et enfin les marquages prosodiques. 
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V.1. POSITIONS METRIQUES  : VOYELLES ET SYLLABES 

PHONETIQUES  

Comment se répartissent les voyelles et les syllabes dans le vers ? Telle est 
une des questions qui motive le marquage phonétique des positions. Ce 
marquage peut également permettre de répondre à des questions plus 
�F�R�P�S�O�H�[�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� �V�Rnore des vers et « �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �V�R�Q�R�U�H�� �G�X��
langage poétique comme un système formel capable de transmettre une 
information autre que celle des valeurs-sens (...) », comme le proposait 
Gauthier [1974, p. 40] dans son ouvrage, Le Système euphonique et rythmique 
du vers français�����/�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�D�V�V�R�Q�D�Q�F�H�V���H�W���G�¶�D�O�O�L�W�p�U�D�W�L�R�Q�����S�O�X�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W��
les figures euphoniques103, pour reprendre le terme de Gauthier [1974], sont une 
�G�H�V���F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���G�X���U�\�W�K�P�H���� �6�L���O�H���S�D�U�D�O�O�p�O�L�V�P�H���H�V�W���E�L�H�Q���D�X���F�°�X�U���G�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
poétique, �F�R�P�P�H�� �S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�[�H�� �S�D�U�D�G�L�J�P�D�W�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�[�H�� �V�\�Q�W�D�J�P�D�W�L�T�X�H��
[Jakobson, 1963, p. 220], il nous faut pouvoir repérer ces parallélismes. Il 
�Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���G�H���P�R�\�H�Q�V���S�R�X�U���H�[�S�O�R�U�H�U���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�H�V���U�p�F�X�U�U�H�Q�F�H�V��
de structures : Gauthier [1974] a certes proposé la description de quelques 
figures euphoniques (oscillatoire et sérielles) faisant intervenir deux timbres, 
mais celles-�F�L�� �Q�H�� �F�R�X�Y�U�H�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �F�D�V�� �H�W�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�L�V�p�P�H�Q�W��
modélisables. En dernier lieu, les marquages phonétiques permet�W�H�Q�W���G�¶�H�[�S�O�R�U�H�U��
des questions spécifiques, comme celle du hiatus externe (absent dans le vers 
classique) : à partir de quand le hiatus disparaît-il du vers ; réapparaît-il au XIX e 
siècle?  

Nous avons donc introduit deux marquages : un marquage syllabique qui 
indique la syllabe de chaque position et un marquage vocalique qui extrait de 
chaque syllabe son noyau vocalique. Plutôt que de proposer un marquage en 0/1 
pour chaque syllabe ou voyelle (1 si la position est occupée par a, 0 sinon...), 
�F�R�P�P�H�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�\�O�O�D�E�H�� �H�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �Y�R�\�H�O�O�H�� �S�D�U�� �S�R�V�L�W�L�R�Q���� �R�Q�� �X�W�L�O�L�V�H�� �X�Q�H��
représentation multi-modale : le marquage syllabique consiste à indiquer le 
contenu de la syllabe sur chaque position, le marquage vocalique donne la 

                                                 
103 Pour Gauthier [1974, p. �����@�� �O�¶�H�X�S�K�R�Q�L�H�� �H�V�W�� �© �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �S�K�R�Q�q�P�H�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�q�P�H����

considérés en dehors des va�O�H�X�U�V�� �V�p�P�D�Q�W�L�T�X�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�X�S�S�R�U�W�H�Q�W�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U��
organisation et arrangement mutuel, et en liaison avec les cadres traditionnels de la prosodie, de 
la métrique et de la versification. » 
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voyelle métrique de chaque position. A partir de ces deux marquages, nous 
pouvons construire des marquages binaires (présence ou absence de telle 
syllabe, respectivement voyelle, sur telle position). 

De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?  
Racine, Bérénice, vers 302 

 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 
syllabe 

métrique 
d \  s ´ t \ f n ¥ i f e n i s a t y v y l a sp l å~ �G���y���U 

voyelle 
métrique 

\   ´  \ f ¥ i e i a y y a å~ �y 

 

Ces marquages phonétiques ne sont pas triviaux : ils sont dépendants des 
choix de découpage syllabique et de la définition des voyelles. 

Commençons par le marquage syllabique. En introduction au chapitre IV et 
dans la partie consacrée à la liaison (section IV.3), nous avons présenté les 
choix de découpage syllabique choisis dans le métromètre : devant un mot à 
initiale vocalique, les consonnes finales et les consonnes de liaison indirecte 
(qui codent des liaisons facultatives) constituent la « rime » de leur syllabe 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W�� �H�O�O�H�V���V�R�Q�W�� �V�\�O�O�D�E�p�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�X�U�� �P�R�W�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �(�Q��
revanche, pour les liaisons obligatoires, la Consonne de Liaison constitue 
�O�¶�D�W�W�D�T�X�H���G�H���O�D���V�\�O�O�D�E�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H�� 

Cet amour est ardent, il le faut confesser,  

(s ´)(t a)(m u r)(´)( t a r)(d a~ t)(i l)(l \ )(f o)(k ø~)(f e)(s e) 
Racine, Bérénice, vers 421. 

Le r �I�L�Q�D�O���G�¶amour�����F�R�Q�V�R�Q�Q�H���I�L�Q�D�O�H�����H�V�W���P�D�L�Q�W�H�Q�X���G�D�Q�V���V�D���V�\�O�O�D�E�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
���V�L���Q�R�X�V���D�Y�L�R�Q�V���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���O�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�����L�O���D�X�U�D�L�W���S�X���r�W�U�H���U�D�W�W�D�F�K�p��
à la syllabe suivante) ; le t �I�L�Q�D�O�� �G�¶ardent est également maintenu dans sa 
�V�\�O�O�D�E�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���F�D�U���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���O�L�D�L�V�R�Q���T�X�L���D���p�W�p���p�Y�D�O�X�p�H���F�R�P�P�H���I�D�F�X�O�W�D�W�L�Y�H��
en langue ; enfin le t de cet et de est ont tous les deux été rattachés à la syllabe 
suivante car ils correspondent à des cas de liaison obligatoire. Dans le 
m�p�W�U�R�P�q�W�U�H���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �O�L�P�L�W�p�� �O�H�V�� �F�D�V�� �G�¶�H�Q�F�K�D�v�Q�H�P�H�Q�W�V�� �D�X�[�� �O�L�D�L�V�R�Q�V�� �H�Q��
�S�U�p�I�p�U�D�Q�W���T�X�H���O�H�V���S�K�R�Q�q�P�H�V���V�R�L�H�Q�W���U�D�W�W�D�F�K�p�V���j���O�H�X�U�V���P�R�W�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� 

 

En ce qui concerne les voyelles métriques, les noyaux vocaliques que nous 
avons conservés sont les suivants :  
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/ \ /  (le, que, peuple#C) 
/ \ f/  (blême#C, flamme#C, devoir) 
/a/ et /å/  (courage, âme) 
/å~/ (puissance, amant) 
/´/  (père, même) 
/e/  (hyménée, parler) 
/i/  (vie, empire) 
/´~/  (rien, main) 
/ø/  (mort, personne) 
/o/  (autre, chose) 
/ø~/ (raison, honte) 
���y��  (�F�°�Xr, pleurs) 
/Ø/  (yeux, lieu) 
���y�a�� (communs, importuns) 
/u/  (vous, amour) 
/y/  (vue, plus) 
/wa/  (moi, gloire) 
/w´~/  (point, moins) 
/¥i/  (lui, ruine) 

Clef de lecture : # indique une frontière de mot ; C : mot à initiale consonantique. 

Tableau 20. Noyaux vocaliques des positions métriques 

�&�H�W�W�H�� �O�L�V�W�H�� �G�H�� �Q�R�\�D�X�[�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �S�K�R�Q�q�P�H�V�� �Y�R�F�D�O�L�T�X�H�V��
�G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V�����T�X�H���O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���K�D�E�L�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���P�D�Q�X�H�O�V�����(�O�O�H���H�V�W���O�H��résultat 
de tout le travail qui a été fait sur la rime (cf. chapitre III ) et sur la diérèse (cf. 
chapitre IV.1). 

Expliquons-nous ���� �O�D�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��
avions adoptée dans un premier temps, consiste à considérer comme noyaux 
vocaliques les seize phonèmes vocaliques du français : / \ /, /a/, /å/, /´/, / 
� �a������ ���H������ ���l������ ���L������ ���� �i�a������ ���q������ ���y������ ���� �q�a������ ���R������ ���X������ ���¡������ ���y�a��, ceux que 

�O�¶�R�Q���W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���P�D�Q�X�H�O�V�����$�L�Q�V�L�����O�H���V�\�V�W�q�P�H���Y�R�F�D�O�L�T�X�H���G�X���I�U�D�Q�o�D�L�V���H�V�W-il 
présenté dans La grammaire d'aujourd'hui [Arrivé et al. , 1986], en fonction de 
�G�H�X�[���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q �����O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���H�W���O�¶�D�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p����cf. Figure 20). 
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Figure 20. Positions respectives des différentes voyelles [Arrivé et al, 1986, 
p. 514] 

 

Nous avons dans un premier temps retenu les seize voyelles du français 
habituellement présentées, la liste des voyelles du français ne paraissant pas 
problématique. Cependant, le travail sur la rime (cf. chapitre III �����H�W���O�¶�H�[�D�P�H�Q���G�H��
la diérèse (cf. chapitre IV.1) nous ont fait modifier la définition des voyelles : 
dans certains cas, nous avons attaché au noyau vocalique la semi-voyelle qui le 
précède. En effet, si la plupart des groupes vocaliques admettent selon le 
�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �O�D�� �G�L�p�U�q�V�H�� �R�X�� �O�D�� �V�\�Q�p�U�q�V�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �Q�H�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �R�X�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W��
jamais lieu à diérèse. Ainsi en est-il des graphies oi et oin�����T�X�L�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����V�H��
réalisent phonétiquement par /w a/ et /w ´~/ et de ui (/¥i/ ), qui ne conduit à une 

diérèse, dans le vers classique, que dans les mots assiduité et ruine. Ruine est 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �R�U�W�K�R�J�U�D�S�K�L�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �p�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�p�S�R�T�X�H�� �H�Q��ruïne (le tréma étant un 
indice graphique de la diérèse) :  

�-�H���V�o�D�\�����T�X�H���M�¶�D�\���P�Ry seule avancé leur ruïne,  
Racine, Andromaque, éd. P. Mélèse, vers 60. 

Par ailleurs, placées à la rime, les diphtongues oi (respectivement oin) ne 
peuvent jamais rimer avec des finales autres que oi (ou oin). En dehors de rares 
exceptions (moins de vingt cas), les rimes dont le noyau vocalique est en ui 
�U�L�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�R�W�V�� �H�Q��ui. Ces groupements vocaliques constituent des 
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unités insécables à la rime. Marc Klein [1991, p. 1-15] les identifiait comme 
des diphtongues de fortes cohésion. Elles ont comme particularité de violer 
*OLG, la règle qui interdit les séquences obstruantes-liquides-glissantes (semi-
voyelles). Cette règle, qui est une reformulation de la loi des trois consonnes, 
pose que dans une séquence OLG, la glissante acquiert sa valeur vocalique pour 
éviter la succession de trois consonnes. Dans les diphtongues à forte cohésion 
�F�H�O�D���Q�¶�D���S�D�V���O�L�H�X : fruit, droit, groin constituent chacun une syllabe. 

Dans ces trois cas, nous avons considéré que la semi-voyelle était partie 
intégrante du noyau vocalique. Quant aux autres cas de glissante (semi-voyelle) 
devant voyelle, nous ne les avons pas rattachés à la voyelle, car il y a vraiment 
alternance entre voyelle haute et semi-voyelle. Ainsi pour lui, moi, point les 
noyaux vocaliques sont respectivement /¥ i/ , /w a/, /w ́~/, tandis que pour lion, 
lier, louer, les noyaux sont /i/-/~ø/, /i/-/e/, /u/-/e/,  

 

Parce que le e muet a un rôle métrique tout à fait fondamental dans le vers, 
nous en avons distingué deux types (cf. chapitre IV.2) :  

- le e muet fort qui correspond au e des monosyllabes et aux e muets 
�L�Q�W�H�U�Q�H�V�� �R�X�� �I�L�Q�D�X�[�� �T�X�L���� �V�¶�L�O�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �p�O�L�G�p�V���� �F�U�p�H�U�D�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �W�U�R�L�V��
consonnes. Par exemple, les e de je, te, le, contre, brelans sont forts ;  

- le e muet faible qui correspond aux e en fin de polysyllabes ou aux e 
intérieurs si leur élision ne crée pas une suite de trois consonnes. Par exemple, 
dans les mots suivants, Rome, fête, dangereux, écouterait... les e soulignés sont 
faibles. 

Rome s'en fait d'avance en l'esprit une fête,  
(r o)(m \ f)(s å~)(f ´)(d a)(v å~ s)( å~)(l ´ s)(p r i tl)(y)(n \ f)(f ´ t)  

Corneille, Tite et Bérénice, vers 8. 

Le dangereux soupçon de n'être pas aimé 
(l \ )(d å~)( é \ f)(r Ø)(s u p)(s ø~)(d \ )(n ´)(t r \ )(p å zl)(e)(m e) 

Corneille, Tite et Bérénice, vers 18. 

Les e de avance, fête �V�R�Q�W�� �p�O�L�G�p�V���� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �V�X�L�Y�L�� �G�¶�X�Q�H��
�Y�R�\�H�O�O�H�����O�H���V�H�F�R�Q�G���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���H�Q���I�L�Q���G�H���Y�H�U�V�����/�H�V e de Rome, une sont faibles 
�F�D�U�� �L�O�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�R�O�\�V�\�O�O�D�E�H���� �O�H e de dangereux est faible 
�S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �j�� �X�Q�� �S�R�O�\�V�\�O�O�D�E�H�� �H�W�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �p�O�L�V�L�R�Q�� �Q�¶�H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �S�D�V�� �X�Q�H��
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suite de trois consonnes. Les e de le et de sont forts parce que ce sont des 
monosyllabes, celui de être aussi parce que son élision créerait une suite de 
trois consonnes. 

�(�Q�I�L�Q�����O�¶�p�W�X�G�H��de la rime (cf. chapitre III  �H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�¶�D�Q�Q�H�[�H���;�,�����P�R�Q�W�U�H���T�X�H��
�O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H��a antérieur et a �S�R�V�W�p�U�L�H�X�U���� �D�X�� �V�H�Q�V�� �S�K�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�H�[�D�Q�G�U�L�Q�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �S�X�L�V�T�X�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �U�L�P�H�U��
ensemble comme dans les vers suivants :  

Fût-il la valeur même, et le dieu des combats,  /a/ 
Il verra ce que c'est que de n'obéir pas.  /å/  

Corneille, Le Cid, vers 567-568. 

�/�D���S�H�X�U���G�¶�X�Q���Y�D�L�Q���U�H�P�R�U�G�V���W�U�R�X�E�O�H���F�H�W�W�H���J�U�D�Q�G�H��âme :  /å/  
Elle flotte, elle hésite ; en un mot, elle est femme.  /a/ 

Racine, Athalie, vers 875-876. 

En revanche, la distinction entre o �R�X�Y�H�U�W�� �H�W�� �I�H�U�P�p�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H����
�S�X�L�V�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�D�V�� �G�H��o ouvert rimant avec un fermé o. Ainsi 
trône ne peut-il rimer avec donne.  

 

Ces différentes raisons nous ont donc conduit à adopter les noyaux 
vocaliques présentés dans le Tableau 20. Ils sont cohérents avec la structure des 
�Y�H�U�V���H�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�H�V���E�D�V�H�V���S�R�X�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���I�L�J�X�U�H�V���S�K�R�Q�L�T�X�H�V�����(�Q���H�I�I�H�W����
si ui ne rime que rarement avec i�����F�¶�H�V�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���T�X�H���O�H�V���G�H�X�[���V�R�Q�V���Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W��
�S�D�V�� �r�W�U�H�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�F�R�Q�Q�X�V�� �F�R�P�P�H�� �p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�V���� �3�D�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �Y�H�X�W��
étudier les assonances, il sera peut-être peu fondé de considérer i et ui comme 
formant une assonan�F�H�����&�¶�H�V�W���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���O�D���U�L�P�H�����H�W���G�D�Q�V���X�Q�H���P�R�L�Q�G�U�H���P�H�V�X�U�H���G�H��
la diérèse, qui nous a permis de trancher sur les phonèmes ou groupements de 
phonèmes qui sont équivalents ou différents. Nous voyons ici encore, en 
�S�D�V�V�D�Q�W���� �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�� �V�X�U�� �J�U�R�V�� �F�R�U�Sus peut aboutir à des 
aménagements assez importants des formalismes usuels. 

 

Pour conclure sur les aspects phonétiques, le marquage syllabique donne la 
transcription phonétique de chaque position et le marquage vocalique extrait de 
chaque syllabe le noyau vocalique. Le marquage syllabique est bien 
évidemment dépendant des choix de découpage syllabique adoptés (dans notre 
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cas, non enchaînement des consonnes finales de mot devant voyelle, et 
enchaînement pour les consonnes latentes en cas de liaison forte) et des choix 
de représentation de certains phénomènes comme la diérèse (dans notre cas, pas 
de semi-voyelle dans les situations de diérèse). Le marquage vocalique dépend 
des types de noyaux vocaliques retenus. Nous avons retenu les dix-neuf qui 
figurent dans le Tableau 20 et sont assez différents des seize voyelles du 
�I�U�D�Q�o�D�L�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �Y�H�U�V�� ���U�L�P�H�� �H�W�� �G�L�p�U�q�V�H���� �Q�R�X�V�� �D��
conduit à réexaminer la catégorisation classique. 

V.2. M ARQUAGE DES FINS DE MOT  

Nous venons de décrire les marquages phonétiques. Nous allons maintenant 
nous intéresser aux marquages lexicaux. Dans la séquence continue que définit 
�O�H���Y�H�U�V�����O�H���P�R�W���H�V�W���O�¶�X�Q�L�W�p���O�D���S�O�X�V���p�Y�L�G�H�Q�W�H���G�H���G�p�F�R�X�S�D�J�H���J�U�k�F�H���j���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H��
frontières de mots comme l�¶�H�V�S�D�F�H���R�X���O�H�V���V�L�J�Q�H�V���G�H���S�R�Q�F�W�X�D�W�L�R�Q�� 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V���G�¶�$�Q�Q�H���&�K�U�L�V�W�R�S�K�H���>�&�K�U�L�V�W�R�S�K�H������������ ; Mehler 
et Christophe, 1995] sur le rôle de la prosodie dans la reconnaissance des mots 
montrent que des adultes et des bébés sont capables de distinguer un bisyllabe 
���G�H�� �W�\�S�H�� �&�9�&�9���� �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���X�Q�H�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �G�H�� �P�R�W�����V�W�L�P�X�O�L�� �L�Q�W�H�U������ �G�¶�X�Q���E�L�V�\�O�O�D�E�H��
�Q�¶�H�Q���F�R�Q�W�H�Q�D�Q�W���S�D�V�����V�W�L�P�X�O�L���L�Q�W�U�D��104�����/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W�V���H�Q�W�U�H��
les deux syllabes entraîne un allongement de la première voyelle (celle qui se 
trouve avant la frontière) et un allongement de la consonne initiale de la syllabe 
suivante. La durée entre les deux voyelles est significativement plus élevée 
quand il y a une frontière entre les deux syllabes. Dans ces expériences, les 

                                                 
104 Le protocole est le suivant : pour des bisyllabes donnés, comme mati ou må~ta, ont été 

recherchés des mots qui les contenaient (par exemple mathématicien) et des paires de mots tels 
que le bisyllabe soit à cheval sur les deux mots (puma timoré). Des locutrices qui ne 
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �R�Q�W��lu des phrases porteuses contenant tantôt le mot, 
tantôt le couple de mots. Ensuite, le bisyllabe a été découpé dans le signal. Ce sont ces 
�E�L�V�\�O�O�D�E�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���V�R�X�P�L�V���D�X�[���V�X�M�H�W�V���G�H���O�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� 

�/�H�V�� �D�G�X�O�W�H�V���� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �Q�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�H�� �O�¶expérience et doivent uniquement 
classer dans deux catégories la production phonique des bisyllabes. La perception du 
changement est mesurée chez les bébés par le taux de succion. Les bébés perçoivent le 
changement quand après avoir émis des stimuli inter (bisyllabes à cheval sur deux mots), des 
stimuli intra (bisyllabes internes à un mot) sont produits. 
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indices prosodiques de �I�L�Q�V���G�H���P�R�W�V���Q�¶�D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���S�D�V���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�X���F�D�V��
par cas, mais les différences sont significatives sur les échantillons analysés. En 
�I�U�D�Q�o�D�L�V�����O�¶�D�F�F�H�Q�W���S�R�U�W�H���V�X�U���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�X���P�R�W�����,�O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���V�D�Y�R�L�U��
si les sujets reconnaissent un�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W���R�X���X�Q���D�F�F�H�Q�W�����/�¶�D�O�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H��
�O�D�� �F�R�Q�V�R�Q�Q�H�� �L�Q�L�W�L�D�O�H�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �G�H�� �P�R�W�� �D�� �p�W�p�� �U�H�S�p�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
�O�D�Q�J�X�H�V�����'�H���S�O�X�V�����O�H���P�r�P�H���S�U�R�W�R�F�R�O�H���D�S�S�O�L�T�X�p���j���O�D���O�D�Q�J�X�H���H�V�S�D�J�Q�R�O�H�����R�•���O�¶�D�F�F�H�Q�W��
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O���V�X�U���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�����F�R�Q�Guit à des résultats similaires : 
distinction des stimuli intra et inter. Il semble bien exister des indices 
�S�U�R�V�R�G�L�T�X�H�V���G�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���G�H���P�R�W���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�V���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W�� 

Il aurait été intéressant que des expériences complémentaires soient 
menées. En particulie�U���� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �H�[�S�O�R�U�p�V : 
pour les stimuli intra, seuls des noms ont été choisis et pour les stimuli inter des 
�F�R�X�S�O�H�V���Q�R�P�����D�G�M�H�F�W�L�I�����3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����S�R�X�U���P�L�H�X�[���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U���O�H�V���H�I�I�H�W�V���G�H���O�¶�D�F�F�H�Q�W��
de mot et de la fin de mot, il aurait été intéressant de choisir des contextes avec 
un e muet à la fin du premier mot. 

�4�X�R�L�T�X�¶�L�O���H�Q���V�R�L�W�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���G�R�Q�F���P�D�U�T�X�p���O�D���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�\�O�O�D�E�H���P�p�W�U�L�T�X�H���G�H��
chaque mot. Dans la tradition des marquages métrico-rythmiques de Lusson 
[1974] et de Roubaud [1978, 1988] qui se prêtent au traitement mathématique, 
le codage a été fait de manière binaire : 1 marque la syllabe métrique finale 
�G�¶�X�Q���P�R�W���������O�H�V���V�\�O�O�D�E�H�V���L�Q�L�W�L�D�O�H�V���H�W���L�Q�W�H�U�Q�H�V�� 

De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?  
Racine, Bérénice, vers 302. 

syllabes 
métriques 

d \  s ´ t \ f n ¥ i f e n i s a t y v y l a sp l å~ �G���y���U 

fins de 
mots 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

 
�'�¶�X�Q inutile amour trop constante victime 

Racine, Bérénice, vers 255. 

sm �G���y�a n i n y t i l  a m u r  t r o k ø~ s t å~ t \ f v i k  t i m 

fdm 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
 

La difficulté majeure provient des noms composés, ou locutions, que les 
analyseurs syntaxiques un peu sophistiqués sont capables de reconnaître grâce à 
des dictionnaires de locutions et/ou à des règles syntaxiques. Doit-on considérer 
pour le marquage de fin de mot que la locution constitue un seul mot, ou autant 
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de mots que ceux qui la composent �"���&�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���R�S�W�L�R�Q���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V��
�F�K�R�L�V�L�H���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �F�D�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H�� �G�X��XVII e siècle les mots composés sont 
rares, y com�S�U�L�V���O�H�V���O�R�F�X�W�L�R�Q�V���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H�V���� �H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���F�D�U���O�H���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H��
�D�Y�D�L�W���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���H�Q���U�H�S�p�U�H�U���O�j���R�•���L�O���Q�¶�\���H�Q���D�Y�D�L�W���S�D�V�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V��
suivant, bien �H�V�W���D�Q�D�O�\�V�p���j�� �W�R�U�W���S�D�U���O�H���P�p�W�U�R�P�q�W�U�H���F�R�P�P�H���S�D�U�W�L�H���G�¶�X�Q�H���O�R�F�X�W�L�R�Q��
conjonctive bien que au lieu �G�¶�r�W�U�H���D�Q�D�O�\�V�p���F�R�P�P�H���Q�R�P : 

D'aspirer à ce bien que vous m'avez promis  
Corneille, Mélite, vers 1786. 

�6�L�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�L�R�Q�V�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�� �O�H�� �P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �j�� �© traverser les locutions », pour 
�E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���Y�H�U�V�����F�H�V���H�U�U�H�X�U�V���D�X�U�D�L�H�Q�W���H�Q�W�U�D�v�Q�p���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���P�D�U�T�X�D�J�H���G�H���I�Ln 
de mot en sixième position. 

Dans ce marquage, ce sont les espaces et les signes de ponctuations qui 
�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �U�H�S�p�U�H�U�� �O�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �G�H�� �P�R�W�V���� �6�H�X�O�H�� �O�¶�D�S�R�V�W�U�R�S�K�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
considérée comme un séparateur. Ainsi, dans le décasyllabe suivant, 
�S�X�L�V�T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L �Q�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���T�X�¶�X�Q���V�H�X�O���P�R�W�� 

Puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé,  
Corneille, Le Cid, vers 349 

sm p ¥ i s k ø é u r d ¥ i  m ø~ p ´ r  ´  l ø f å~ s e 
fdm 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

�&�H���F�K�R�L�[���H�V�W���G�L�V�F�X�W�D�E�O�H�����P�D�L�V���O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H���O�¶�H�V�W���D�X�V�V�L�� 

Le marquage de �I�L�Q�� �G�H�� �P�R�W�� �D�G�R�S�W�p���� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�R�Q�F�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V��
�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���I�L�Q�D�O�H�V���G�H���F�K�D�T�X�H���P�R�W���G�D�Q�V���O�H���Y�H�U�V�����T�X�¶�L�O�V���V�H���I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���S�D�U���X�Q��e muet ou 
�S�D�U���W�R�X�W���D�X�W�U�H���Q�R�\�D�X���Y�R�F�D�O�L�T�X�H�����D�I�L�Q���G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���I�L�Q���G�H���P�R�W�V���V�X�U��
les douze positions, du nombre de mots par vers et de repérer des vers extrêmes 
par rapport à ce marquage (vers composés de très peu ou de beaucoup de mots). 

V.3. NATURE SYNTAXIQUE DES  POSITIONS  

Après avoir abordé les marquages phonétiques et de fin de mot, nous en 
venons maintenant aux marquages syntaxiques. 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �G�X�� �Y�H�U�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X���� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W�� �H�Q��
�S�U�H�P�L�H�U���O�L�H�X���D�X���P�R�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�U�L�T�X�H�V : elle permet 
de distinguer les homographes hétérophones, comme content (adj) /content 
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(verbe) ; fier (adjectif) / fi-er ���Y�H�U�E�H������ �H�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�D�E�R�X�W�L�U�� �j�� �X�Q�� �G�p�Q�R�P�E�U�H�P�H�Q�W��
�F�R�U�U�H�F�W�����H�W���H�O�O�H���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q�� 

�6�R�Q�� �U�{�O�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �Q�H�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �S�D�V�� �O�j���� �/�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �S�H�X�W��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �P�R�E�L�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �U�\�W�K�Pe. En effet, la syntaxe 
configure en partie la prosodie. Les syntagmes coïncident le plus souvent, aux e 
muets finaux près, avec les groupes de souffle ou mots phonologiques, qui sont 
les composantes minimales du rythme. Ensuite, la structure syntaxique peut 
également permettre de traiter la question des relations entre mètre et syntaxe et 
en particulier les cas de discordance entre vers et phrase. Par exemple, dans le 
vers suivant déjà cité, le mot phonologique venger un père enjambe 
�O�¶�K�p�P�L�V�W�L�F�K�H :  

Qu'ils semblent tous / venger un père, / comme vous. 
Corneille, Cinna, vers 152. 

La fin de segment métrique ne coïncide pas avec une fin de syntagme, ce 
�T�X�L���H�V�W���D�V�V�H�]���U�D�U�H���H�W���P�p�U�L�W�H���G�R�Q�F���G�¶�r�W�U�H���R�E�V�H�U�Y�p�� 

V.3.1. Quels marquages syntaxiques pourraient 
être envisagés ?  

Po�X�U�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �I�L�Q���� �T�X�L�� �U�H�Q�G�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D��
�V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�����S�K�U�D�V�H�V�����V�\�Q�W�D�J�P�H�V����
�J�U�R�X�S�H�V���� �P�R�W�V������������ �L�O�� �D�X�U�D�L�W�� �p�W�p�� �V�R�X�K�D�L�W�D�E�O�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�K�L�p�U�D�U�F�K�L�V�p�H�����V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�¶�D�U�E�U�H�����G�H���O�D structure de la phrase inscrite dans le ou 
les vers. Il aurait été aisé de déduire de cet arbre des marquages hiérarchisés 
�W�H�O�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�V�� �S�D�U�� �/�X�V�V�R�Q�� �H�W�� �5�R�X�E�D�X�G���� �j�� �V�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �T�X�L��
�G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� ��positions métriques, 
mots, syntagmes...) enchâssés. Le poids de chaque position dépend du nombre 
de parenthèses fermantes dont la position est suivie. 

(((L')(effet)) (((montra) (soudain)) ((ce) (conseil) (salutaire)))). 
1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 4 

Corneille, Rodogune, vers 52. 

. 

A �V�X�S�S�R�V�H�U���T�X�¶�L�O���V�R�L�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���F�H�W�W�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H��
hiérarchisée, les marquages suivants pourraient être mis en place :  
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 un marquage de phrase qui consisterait à indiquer la position des fins de 
phrase, ce qui nous permettrait, entre autres, de mesurer la coïncidence entre 
�S�K�U�D�V�H�� �H�W�� �Y�H�U�V���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �I�D�L�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H�� �*�D�U�U�H�W�W�H�� �>���������@�� �V�X�U�� �O�D�� �S�K�U�D�V�H�� �G�H��
Racine ;  

 �X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�H�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��
�G�¶�H�Q�M�D�P�E�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �Y�H�U�V�� �j�� �Y�H�U�V���� �G�¶�K�p�P�L�Vtiche à hémistiche et de dresser une 
typologie des relations entre syntagmes et segments métriques ;  

 un marquage de catégorie syntaxique des mots ;  

 un marquage syntaxique global reflétant la structure en arbre, où chaque 
position métrique hériterait du poids lié à sa position syntaxique. 

Ces marquages sont chacun porteurs de difficultés théoriques et pratiques. 
Examinons à présent celles qui sont posées par chacun de ces marquages. 

 

�8�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �I�L�Q�� �G�H�� �S�K�U�D�V�H�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �V�R�L�W�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��
�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�K�U�D�V�H�V���� �2�U�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�K�U�D�V�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�L�P�S�O�H : Garrette, par 
exemple, utilise tout au long de son ouvrage deux définitions de la phrase 
���S�K�U�D�V�H�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H�� �H�W�� �S�K�U�D�V�H�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H���� �L�Q�G�L�T�X�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�j�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H��
définition unique. Deux marquages auraient pu être adoptés pour rendre compte 
des deux définitions. Nous verrons dans le chapitre VI  concernant les limites du 
�P�p�W�U�R�P�q�W�U�H�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �F�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W ���� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X��
métromètre est en effet le vers et non la phrase. En raison de ce choix, nous 
�Q�¶�D�X�U�L�R�Q�V�� �S�X�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �X�Q�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �S�K�U�D�V�H�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H�� ���X�Q�L�W�p�� �G�H��
prédication), mais en revanche nous aurions pu introduire un marquage de 
�S�K�U�D�V�H���V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�����X�Q�L�W�p���G�¶�p�Q�R�Q�F�L�D�W�L�R�Q�����j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���S�R�Q�F�W�Xation. 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�V���� �T�X�L�� �F�R�Q�G�X�L�U�D�L�W�� �D�X�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V��
frontières, elle non plus, ne va pas de soi, surtout dans le vers classique où 
�O�¶�R�U�G�U�H���© naturel �ª���Q�¶�H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�V���U�H�V�S�H�F�W�p�����7�R�X�M�R�X�U�V���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H���V�X�U���O�H�V��
limites du métromètre, nous verrons comment le phénomène de la métaposition 
���L�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�V���� �U�H�Q�G�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H��
�G�H�V�� �V�\�Q�W�D�J�P�H�V���� �1�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �Y�H�U�V���� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�V�W�R�U�V�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �L�Q�I�O�L�J�H�� �j�� �O�D��
syntaxe, est un terrain particulièrement difficile pour les analyseurs syntaxiques 
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actuels. Celui que nous utilisons est un des meilleurs de la génération actuelle, 
pourtant il est souvent mis en défaut par le vers. 

 

�/�H���W�U�R�L�V�L�q�P�H���P�D�U�T�X�D�J�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�¶�D�I�I�H�F�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H��
aux �P�R�W�V���� �,�O�� �H�V�W�� �O�R�L�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �F�D�U�� �L�O�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H��
mobilisée. La syntaxe étant une discipline en évolution, les appellations et les 
contours des catégories changent. Par ailleurs, quelle que soit la théorie, les 
frontières entre les catégories ne sont pas toujours très nettes, comme entre un 
adjectif et un participe passé. 

Examinons la contribution de Milner à la question des catégories 
syntaxiques dans Introduction à une science du langage [1989]. Il propose dans 
cet ouvr�D�J�H�� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �O�L�J�Q�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�X��
langage. Celle-�F�L�� �V�H�U�D�L�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���G�¶�X�Q�H���W�K�p�R�U�L�H���G�X���O�H�[�L�T�X�H�� ���W�K�p�R�U�L�H��
�G�H�V�� �W�H�U�P�H�V������ �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�D�� �V�\�Q�W�D�[�H�� ���W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�V�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �T�X�L��
�W�R�X�W�H�V���G�H�X�[���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���j���O�¶élaboration de la sémantique. 

�/�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�R�L�W�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�P�H���� �T�X�L�� �H�V�W��
« �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���W�R�X�W�H�V���V�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�p�V���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�Y�H�V���H�W���Q�¶�H�V�W���T�X�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���V�H�V��
propriétés distinctives. » [Milner, p. 324]. Pour chaque terme, il existe trois 
types de caractères qui peuvent entrer dans sa définition ���� ������ �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j��
une catégorie, 2) la forme phonologique, 3) la signification lexicale. 

Milner opte pour une théorie positionnelle de la syntaxe. Celle-ci combine 
la notion de « sites » (la place occupée par le terme) et celle de « positions 
syntaxiques ». Chaque site-�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �D�� �X�Q�H�� �p�W�L�T�X�H�W�W�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�O�O�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�I�R�U�F�p�P�H�Q�W���O�D���P�r�P�H���T�X�H���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���G�X���W�H�U�P�H���T�X�L���R�F�F�X�S�H���O�H���V�L�W�H�� 

Notre terminologie tente d'accentuer cette différence : quand il s'agit des sites-
positions, elle parle d'étiquetage ; quand il s'agit des termes, elle parle 
d'appartenance. 

[Milner, 1989, p. 358]. 

Autrement dit, un terme hors contexte a une appartenance catégorielle donnée, 
un terme en contexte a�F�T�X�L�H�U�W�� �O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�O�O�H�� �G�X�� �V�L�W�H�� �R�F�F�X�S�p����
Appartenance et étiquette puisent dans le même ensemble, les parties du 
discours, mais ne coïncident pas forcément. 
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�7�H�V�Q�L�q�U�H�� �D�Y�D�L�W�� �O�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�D�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H��
translation. Pour lui :  

�/�D���W�U�D�Q�V�O�D�W�L�R�Q���F�R�Q�V�L�V�W�H���G�R�Q�F���j���W�U�D�Q�V�I�p�U�H�U���X�Q���P�R�W���S�O�H�L�Q���G�¶�X�Q�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H��
�G�D�Q�V���X�Q�H���D�X�W�U�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�O�H�����F�¶�H�V�W-à-dire à transformer une espèce de mot 
en une autre espèce de mot. 

[Tesnière, 1959, 1982, p. 364]. 

Ainsi dans Le train de Paris���� �O�D�� �W�U�D�Q�V�O�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�� �O�H��
nom Paris en adjectif grâce à la préposition de. Une partie des mots vides et des 
�P�R�U�S�K�q�P�H�V���J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�X�[���R�Q�W���S�R�X�U���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���F�H�V���W�U�D�Q�V�O�D�W�L�R�Q�V�� 

�2�Q���S�H�X�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���T�X�H���O�D���W�U�D�Q�V�O�D�W�L�R�Q���H�V�W���O�¶�R�Sération par laquelle un terme 
�D�\�D�Q�W�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�R�Q�Q�p�H�� �D�F�T�X�L�H�U�W�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V��
�S�R�X�U���R�F�F�X�S�H�U���X�Q�H���S�R�V�L�W�L�R�Q���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���G�R�Q�W���O�¶�p�W�L�T�X�H�W�W�H���Q�H���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G��
pas forcément à la catégorie du terme. 

Si, théoriquement, la distinct�L�R�Q���H�Q�W�U�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���H�W���p�W�L�T�X�H�W�W�H��
catégorielle devrait résoudre en partie les problèmes de cohérence dans 
�O�¶�p�W�L�T�X�H�W�D�J�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V��
confondent communément les deux dimensions. Nous avons retenu un 
�P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���� �G�R�Q�W�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U��
syntaxique utilisé. 

 

Il nous reste enfin à examiner les conditions de possibilité du quatrième 
marquage, un marquage qui rendrait compte de la structure syntaxique globale. 
Quelque soit le type de théorie syntaxique utilisé pour représenter la structure 
de la phrase (représentation arborée ou structure des liens entre constituants 
syntaxiques), il faudrait pouvoir constituer à partir de la représentation 
syntaxique de la phrase un marquage syntaxique global qui rende compte de 
cette structure. Il faudrait, en particulier, pouvoir représenter des phénomènes 
�G�¶�L�Q�W�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �O�D�U�J�H�� ���H�Q�F�K�k�V�V�H�P�H�Q�W���� �F�R�Q�F�D�W�p�Q�D�W�L�R�Q���� �L�P�E�U�L�F�D�W�L�R�Q������ �&�H�V��
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�V�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�K�R�P�V�N�L�H�Q�Q�H�� �F�R�Pme des effets des règles 
�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�Q�Q�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�D�� �S�K�U�D�V�H����
ont donné lieu à des recherches en linguistique mathématique dont Roubaud 
rend compte dans la Description du projet [1979, p. 18-22]. Ils ont conduit à 
des analyses spécifiques dans le cadre de certaines lectures rythmiques, comme 
�F�H�O�O�H���G�H���W�U�R�L�V���V�R�Q�Q�H�W�V���G�¶�(�W�L�H�Q�Q�H���-�R�G�H�O�O�H���>�/�X�V�V�R�Q���H�W���5�R�X�E�D�X�G���������������H�W�����������@ :  
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�'�H�V���D�V�W�U�H�V�����G�H�V���I�R�U�H�V�W�V�����H�W���G�¶�$�F�K�p�U�R�Q���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U�� ���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�F�K�k�V�V�H�P�H�Q�W�� 

 
Luy moi, prend moy, tien moy, mais hélas ne me perd  (situation de concaténation) 
 

Ce type de transformation permet de rendre compte élégamment de la 
particularité des vers rapportés, comme le vers suivant :  

Lune, Diane, Hecate, aux cieux, terre et enfer  ���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�Lmbrication : 
vers rapporté) 

 

Ainsi, Lusson et Roubaud proposent de considérer que « �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q��
caractéristique des « vers rapportés » est une imbrication qui transforme les 
peignes, initialement concaténés en peignes imbriqués » [1981, p. 50]. 

La formal�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�¶�L�Q�W�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W��
�F�R�P�S�O�H�[�H���� �(�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �I�R�U�P�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�Y�D�Q�F�p�H���� �X�Q���P�D�U�T�X�D�J�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H��
global reflétant la structure de la phrase est difficilement envisageable pour 
toutes les phrases dans lesquelles des règles de transformation ou des 
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�¶�L�Q�W�U�L�F�D�W�L�R�Q���P�R�G�L�I�L�H�Q�W���O�¶�D�U�E�U�H���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� 

 

V.3.2. Le marquage syntaxique choisi  

�1�R�X�V�� �Y�H�Q�R�Q�V�� �G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�� �X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�� �H�W��
les difficultés que chacun pose. Pour des raisons que nous présenterons dans la 
chapitre consacré au métromètre et à ses limites (cf. chapitre VI ), seul le 
�P�D�U�T�X�D�J�H�� �G�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�� �D�� �S�X�� �r�W�U�H�� �P�L�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �/�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V����
�L�P�S�R�V�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �6�\�O�H�[���� �V�R�Q�W�� �F�U�L�W�L�T�X�D�E�O�H�V���� �O�H�X�U�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �I�O�R�X�H�V���� �P�D�L�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�� �O�H�� �P�p�U�L�W�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �j�� �S�H�X�� �S�U�q�V�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�H��
de bout en bout105. 

                                                 
105 Un système de près de cent traits syntaxiques permet dans Sylex de raffiner cette 

typologie, en particulier de distinguer, quand cela est possible, les adjectifs des participes 
�S�D�V�V�p�V���� �O�H�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �S�U�R�Q�R�P�V�������� �1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�X�� �O�H�V�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H��
dans la version actuelle du métromètre. 
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�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U�� �6�\�O�H�[�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �Q�H�X�I�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V���� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H��
regroupées en deux grandes catégories : les mots pleins (ou mots lexicaux) et 
les mots vides (ou mots-outils, mots grammaticaux...). 

�/�H�V�� �P�R�W�V�� �S�O�H�L�Q�V�� �V�R�Q�W�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�K�D�U�J�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �V�p�P�D�Q�W�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire 
�F�H�X�[�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �H�V�W�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �j�� �X�Q�H�� �L�G�p�H���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �S�R�X�U�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H��
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���H�W���G�¶�p�Y�R�T�X�H�U�� 
(...) Les mots �Y�L�G�H�V�������������� �Q�H���V�R�Q�W���S�D�V�� �F�K�D�U�J�p�V�� �G�¶�X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���V�p�P�D�Q�W�L�T�X�H���� �&�H���V�R�Q�W���G�H��
�V�L�P�S�O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �J�U�D�P�P�D�W�L�F�D�X�[�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �U�{�O�H�� �H�V�W�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�G�L�T�X�H�U���� �G�H�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �R�X��
de transformer la catégorie des mots pleins et de régler leurs rapports entre eux. 

[Tesnière, 1959, 1982, p. 53]. 

Dans les mots pleins, on distingue les substantifs, les noms propres, les 
adjectifs, les verbes et les adverbes. Les mots vides comprennent les sous-
catégories suivantes : déterminants et pronoms, prépositions, conjonctions et 
relatifs. 

De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?  
Racine, Bérénice, vers 302. 

syllabes 
métriques 

d \  s ´ t \ f n ¥ i f e n i s å t y v y l å s p l å~ �G���y���U 

catégories 
syntaxiques 

7 6 6 0 4 4 1 6 2 6 0 0 

Catégories syntaxiques 
0 = Nom 6 = Déterminant, pronom 
1 = Verbe 7 = Préposition 
2 = Adjectif 8 = Conjonction 
3 = Adverbe 9 = Pronom relatif 
4 = Nom propre  

 

�4�X�H�O�T�X�H�V�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�G�R�S�W�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U�� �6�\�O�H�[�� �P�p�U�L�W�H�Q�W��
�G�¶�r�W�U�H�� �H�[�S�O�L�F�L�W�p�V���� �7�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G���� �D�X�F�X�Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V��
déterminants et les pronoms. Ainsi, le article et le pronom seront confondus. 
�&�H�V�� �G�H�X�[�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�p�H�V�� �F�D�U�� �R�Q�� �\�� �W�U�R�X�Y�H�� �X�Q�H�� �I�R�U�W�H��
�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �G�¶�K�R�P�R�Q�\�P�H�V�� ��le, la, les sont tantôt des pronoms, tantôt des 
déterminants). Ensuite, la frontière entre participe passé et adjectif pose de 
nombreuses difficultés en français �����O�¶�R�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U���V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H���6�\�O�H�[���H�V�W��
de considérer tous les participes passés comme des adjectifs (exemple : il est 
mort) et non comme des verbes. Dans certains cas, cela est étrange. Ainsi, dans 
le vers suivant conduit sera-t-il catégorisé comme un adjectif :  
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Ce chemin à l'empire a conduit de tout temps,  
Racine, Bajazet, vers 444. 

 

Toutes les positions qui correspondent à un mot donné reçoivent comme 
marquage la catégorie syntaxique du mot. Ainsi, les trois dernières positions du 
vers suivant qui correspondent au mot empereur acquièrent la catégorie de nom 
(code = 0) :  

J'ambitionne et crains l'hymen d'un empereur 
sm é å~ b i s i ø n e k r ´~ l i  m ´ n  �G���y�a ln å~ p \ f �U���y���U 

cs 1 1 1 1 8 1 0 0 6 0 0 0 
 
�'�R�Q�W���M�
�D�L���O�L�H�X���G�H���G�R�X�W�H�U���V�L���M�
�D�X�U�D�L���W�R�X�W���O�H���F�°�X�U���� 

sm d ø~ é  ́ l j Ø d \  d u t e s i é ø r ´  t u l \  �N���y���U 
cs 9 1 0 7 1 1 9 1 1 6 6 0 

Corneille, Tite et Bérénice, vers 25-26. 

�4�X�D�Q�G�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�¶�p�O�p�Pents provenant de deux 
mots, elle acquiert la catégorie du mot auquel appartient le noyau vocalique. 
Par exemple, dans �M�¶�D�P�E�L�W�L�R�Q�Q�H, �M�¶�D�L et �M�¶�D�X�U�D�L, la première position (é å~), (é 
´)et (é o), (qui est en partie un article, en partie un verbe, aura la catégorie de 

verbe. Cela conduit à une légère sous-évaluation des mots grammaticaux. 

A partir du marquage syntaxique de chaque position, on pourra construire 
�O�D�� �I�L�J�X�U�H�� �G�H�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�� �G�R�Q�Q�p�H���� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q��
regroupement de catégories, par exemple celle des mots-outils. 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �U�H�W�H�Q�X�� �O�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �V�\�Q�W�D�[�L�T�X�H�V�� �G�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�X�U��
syntaxique Sylex, mais celui-ci offre un système de plus de cent traits 
syntaxiques qui aurait permis de raffiner cette typologie (un trait en particulier 
�S�H�U�P�H�W���G�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���T�X�D�Q�G���F�H�O�D���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���O�¶�D�G�M�H�F�W�L�I���G�X���S�D�U�W�L�F�L�S�H���S�D�V�V�p���� 

V.4. M ARQUAGE "ACCENTUEL " 

�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �G�p�I�L�Q�L�� �O�H�V�� �P�D�U�T�X�D�J�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�D�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�H�V��
phonèmes vocaliques, des fins de mots et des catégories syntaxiques. Il nous 
reste �j���L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H���G�H�V���P�D�U�T�X�D�J�H�V���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���D�V�S�H�F�W�V���S�U�R�V�R�G�L�T�X�H�V�� 
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