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Tempo and Sentence Modality in Neapolitan Italian 
Francesco Cangemi 

sous la direction de Mariapaola D’Imperio 
 
 
 
Mots-clefs : prosody, speech rate, Italian, phonology, phonetics 
 
 
 

In the last decades, speech tempo has been recognized as an important factor in studies from 
different perspectives (on intrinsic phone durations [1], speaker verification [2], emotional speech 
[3], turn management [4], topic change [5] etc.). Efforts to put tempo in direct relation with core 
modules of language structure, though, remain quite rare [6], and moreover they usually lack 
explicitness. The hypothesis of a link between speech rate and pragmatic meaning, for example, has 
only been foreshadowed in isolated studies, on few languages [7,8] or as a byproduct of analyses 
focused on other acoustic cues [8,9,10]. 

In this paper we present a production experiment on the effects of sentence modality (i.e. 
statement vs. yes/no question) and focus structure on tempo in Neapolitan Italian. While the 
materials for the studies cited above were mainly designed for the analysis of other cues ([4] for F0, 
[3] for spectral properties), we designed a set of sentences explicitly suited for tempo analysis. Since 
we know that focused words in Italian are lengthened, we hypothesized that, if sentence modality 
had a straightforward influence on tempo, question-statement pairs would show different tempo 
patterns independently of focus structure, either at a global (i.e. utterance duration) or at a local (i.e. 
phrase, syllable, phone) level. 20 Neapolitan Italian speakers read SVO target sentences in two 
different modalities and with different focus patterns (i.e. with narrow focus either on the Subject, 
the Verb or the indirect Object) induced by a contextualization paragraph; the corpus was phone-
segmented using a tool for forced alignment of Italian speech [11]. 

Our results show that sentence modality and focus patterns have both an influence on speech 
tempo. Taken as a whole, the global duration of questions and statements does not differ, but a fine-
grained analysis showed that while focus-induced lengthening affects the focus constituent, 
modality-induced lengthening mainly affects the end of the utterance. In order to evaluate their 
contribution to tempo variations, we used both discrete (phone durations; see Fig. 1) and continuous 
(local phone rate, based on a revision of [12]; see Fig. 2) measures. Moreover, our results point to the 
existence of an interaction between the two factors, in that lengthening induced by focalization is 
greater for declaratives than for questions. This means that an O-focused SVO statement can display 
the same tempo pattern of its interrogative counterpart, while this is not true in S- and V-focus 
conditions. The interplay of these factors accounts for the apparent lack of agreement between the 
results of previous studies, in which the two factors were not controlled separately. In conclusion, 
our results support the hypothesis that sentence modality affects speech tempo in Neapolitan Italian, 
but they also show that tempo differences can be blurred under certain focus conditions. 

These findings could be of interest to researchers working in different areas. First of all (as for 
phonological theory), they represent pieces of evidence for the role of cues other than F0 in form-
function relationships in prosody. It is unclear at this stage whether tempo modifications should be 
regarded a) as part of the phonetic specification in the implementation of a given tune (thus 
subsuming tempo variations under the intonational options) or b) as a paradigmatic option which is 
orthogonal to intonational ones (thus enriching the phonological representation of prosody with 
another dimension). We plan to address this question in future research. Moreover (as for 
experimental methodology), the findings show that, when running cross-modality perception 
experiments based on F0 re-synthesis, tempo variations must be controlled for in order to avoid 
artifacts. Lastly (as for technical applications), they could be useful in the construction of natural 
sounding text-to-speech systems. 



  
 

Fig. 1 (left): Discrete measure of Focalization effect. Normalized phone durations (y-axis) 
of each segment in target utterances (x-axis), in the three focus conditions. 

Fig. 2 (right): Continuous measure of Sentence modality effect. Local phone rate (y-axis) 
of normalized position in utterance (x-axis), in the two modality conditions. 
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Prosodie et structure du discours en français et en arabe dialectal :  

analyse multiparamétrique de narrations de planches de bande dessinée 
Nassima Fezza 

sous la direction de Daniel Hirst 
 
 
 
Mots-clefs : prosodie, discours, phonétique, phonologie, analyse discursive 
 
 
 

Nos travaux de recherches doctorales s’inscrivent à l’interface d’une part de la phonétique et 
de la phonologie prosodiques et d’autre part, de l’analyse du discours. Cette étude se propose de 
constituer, ce qui sera à notre connaissance, la première pierre d’une description prosodique 
acoustico-phonétique véritablement multi-paramétrique de la structure discursive en français et, a 
fortiori, en arabe dialectal.  

Pour ce faire, nous adopterons une démarche à la fois descriptive et analytique, fondée sur 
l’analyse d’un corpus constitué d’enregistrements de locuteurs, qui devaient (sans avertissement 
préalable) raconter trois planches d’une bande dessinée qu’ils avaient eues sous les yeux quelques 
minutes auparavant.  

La méthodologie d’analyse que nous appliquerons s’appuie sur une segmentation et un 
alignement manuel du signal de parole (logiciel Praat, [3]) aux niveaux phonématique, syllabique et 
lexical ; des données acoustico-phonétiques relatives aux domaines temporel, tonal, spectral et 
d’intensité seront ensuite automatiquement extraites à tous ces niveaux de granularité. Nous 
considérons donc la prosodie comme un système complexe, et non restreinte à sa composante 
tonale [4,6].  

Les résultats obtenus de cette analyse seront mis en relation avec la structuration du discours 
ayant pour but, dans un premier temps, d’établir un descriptif prosodique des marques de continuité 
et de discontinuité topical, puis nous identifieront les unités prosodiques lieux de ces articulations 
discursives.  

Notre recherche propose ainsi d’éclairer le débat opposant une vision structurale «stricte» (cf. 
par exemple le paragraphe intonatif de [10] et [12], le paraton majeur de [15,4], le paquet intonatif 
de [11], le groupe tonal majeur (ou majortone group) de [16] ou encore la période intonative de [9]) 
à une hypothèse moins forte, selon laquelle les unités intonatives peuvent, optionnellement, 
présenter des marques de discontinuité ou, a contrario, des marques de continuité topicale (cf. 
notamment [7]). Les premiers résultats semblent argumenter en faveur de cette seconde position, 
mais nécessitent une validation plus large que nous espérons pouvoir fournir au terme de notre 
thèse.  
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Time and Space Expressed by Complex Directional Verbal Constructions  
in Mandarin Chinese as Second Language, or  

The acquisition of spatial cognition in mandarin by French learners 
Pi-Hsia Hung 

sous la direction de Daniel Véronique et Nicolas Tournadre 
 
 
 
Mots-clefs : psycholinguistics and SLA, Mandarin movement verb, french learners of Mandarin L2 
 
 
 

From the cognitive linguistics’ point of view, space and time are parts of the most problematic 
linguistic components in second language acquisition. Different natural languages have different 
ways to express the space, such as by using of verbs or prepositions, etc. The choice of the spatial 
reference (locative reference) is often influenced by the cultural background of the native speakers 
as well as the space cognition in natural languages. To interpret spatial references, Classical Chinese 
uses the serial verb construction which contains two verbs, one of which is a grammaticalized 
element indicating the direction of the action expressed by the other one. This phenomenon does 
not exist in Germanic and Romance languages. The acquisition of the mandarin spatial references by 
means of using the directional verbs constitutes an obstacle to Western learners. Thus, in analyzing 
the appropriation of cognition by French learners of Chinese, I would like to give a description of the 
French learners' Chinese. Our study is based on the analysis of the corpus we built with the native 
French adult speakers who learn Mandarin as second language at the University of Paris Diderot. The 
corpus used in this thesis is only one part of a longitudinal study during 20 months with first-year 
(beginner level) and third-year (intermediate level) students. The tested students are asked to 
accomplish tasks of different nature, such as "free conversation", "image description", etc. The first 
analysis of the corpus shows that French learners use mostly a different deictic center than Mandarin 
native speakers in the narrative. This implies that the choice of the deictic verb in Mandarin by 
French learners remains non-pertinent despite the produced grammatical forms. In addition, if we 
adopt the typology of Levinson, we can also observe that the French learners prefer relative 
reference while the Mandarin native speakers prefer the intrinsic one. 
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Une étude de l’acquisition du calcul hypothético-déductif dans un cadre contrefactuel  
en français L2 : méthodologie et résultats préliminaires 

Isabel Repiso 
sous la direction de Daniel Véronique et Danielle Dubroca-Galin 

 
 
 
Mots-clefs : contrefactualité, causalité, français L2, analyse contrastive, modalité 
 
 
 

Le calcul hypothético-déductif si P Q est un processus cognitif universel. La variante 
contrefactuelle de ce calcul donne à voir le contenu propositionnel comme contraire à la réalité. 
Pourtant le français et l’italien prévoient des marques contrefactuelles différentes dans la protase (si 
P) : l’indicatif dans sa valeur modale en français et en italien (registre familier) et le subjonctif en 
italien standard. Par ailleurs, l’italien comporte des nuances modales par rapport à la « possible 
vérité » et à la « possible fausseté » du contenu propositionnel selon, respectivement, l’emploi de 
l’indicatif ou du subjonctif [11]. Ces particularités constituent un point de départ intéressant pour 
tester la thèse de Slobin [13], selon laquelle les langues conceptualisent de manière différente des 
configurations d’expérience universelles. 

On a mis en place une méthodologie visant l’obtention de réponses contrefactuelles dans le 
domaine de la production orale. Pour ce faire, on s’est servie de deux tests issus de la psychologie 
[14,9] où le stimulus est un texte et les consignes visent : une tâche de modification du récit et une 
liste causale. On a également proposé un test expérimental – créé ad hoc suite à une enquête pilote 
– où les stimuli sont trois photos (Weegee, MoMA) et les consignes visent l’obtention d’un récit du 
non-réel. Dans les deux types de tests on a mené des entretiens guidés en français L2 et en italien L1. 
La population ciblée est un groupe d’apprenants avancés de français dont la L1 est l’italien, âgés 
entre 20 et 30 ans et habitant en France lors du recueil de données.  

Nos résultats préliminaires montrent que même si la contrefactualité est un processus cognitif 
pleinement opératif chez ces adultes, son expression en L2 échappe aux normes du français en ce qui 
concerne la morphologie verbale, à cause d’un suremploi du conditionnel dans la protase. La thèse 
contrastive ne suffit pas à expliquer ce phénomène, d’autant plus que l’emploi du conditionnel reste 
résiduel dans nos corpus italien L1. Étant donné que la sémantique contrefactuelle relève de la 
modalité [2,4] il faudra vérifier si, et dans quelle mesure, ce suremploi est lié à l’expression de 
valeurs épistémiques.     
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Etude en perception et en production des voyelles du français par des locuteurs de  
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Cette étude examine d’une part les effets de l’expérience linguistique et d’autre part 
l’influence de la langue maternelle (L1) sur la perception et la production des voyelles du français par 
des anglophones natifs.  

Trois groupes de participants adultes ont été constitués : des locuteurs natifs Français (FR) et 
deux groupes d’apprenants tardifs : des Californiens (CA) vivant en France depuis 3 mois (CA1) et 9 
mois (CA2). Les CA ont réalisé une tâche de perception de voyelles synthétisées et une tâche de 
lecture de mots et ce dans les deux langues.  Trois voyelles françaises ont été analysées : le contraste 
/y/-/u/ et la voyelle /a/ par rapport aux voyelles anglaises vers lesquelles les confusions sont 

attendues, à savoir /u/ (pour le contraste /u/-/y/) et /æ/ et /ɔ/ (pour la voyelle /a/). En production, 
ces voyelles étaient imbriquées dans des homophones inter-langues ainsi que dans des paires 
minimales en français. 

Les objectifs sont doubles : 1) caractériser l’évolution de l’apprentissage des voyelles non 
natives en fonction du temps d’immersion et du type de voyelles (similaires, proche phonétiquement 
et nouvelle par rapport aux voyelles de la L1)  2) évaluer l’impact de la proximité phonologique des 
mots sur leur production. 

Les résultats montrent que les CA perçoivent et produisent un /a/ à mi-chemin entre la 
catégorie native /æ/ et la voyelle cible /a/ en français. On note également que les CA ne confondent 

pas les voyelles /a/ et /ɔ/ dans les deux tâches. Aucun effet suffisamment robuste d’homophonie n’a 
été mis en évidence pour ces voyelles. En ce qui concerne le contraste /u/-/y/, les CA distinguent ces 
voyelles de leur catégorie native /u/ en perception comme en production. Il semble que ces voyelles 
françaises soient plus faciles à percevoir qu’à produire de manière précise. On remarque toutefois 
qu’en production l’apprentissage est modulé par l’effet d’homophonie. Enfin, les effets du niveau 
d’expérience linguistique ne sont pas suffisamment robustes et nécessitent des analyses 
complémentaires pour l’ensemble des voyelles étudiées. 

Les CA arrivent à distinguer les voyelles non natives des voyelles natives dans les deux tâches 
sans toutefois atteindre une perception et une production native des ces phonèmes. 

Toutefois, la présence d’homophones contraint l’apprentissage des phonèmes non natifs et 
influencerait l’activation du lexique mental de la L1 pendant la production de mots du français pour 
le contraste de voyelle /u/-/y/ en particulier. L’influence de la langue maternelle entraverait le 
développement de programmes moteurs nécessaires pour articuler correctement les différences 
subtiles entre ces phonèmes. Les implications de ces résultats pour les modèles de l’apprentissage 
des phonèmes non natifs sont discutées [1,2,3]. 
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L’apprentissage d’une langue seconde (L2) à l’âge adulte repose souvent, dans la littérature, 
sur des facteurs associés aux caractéristiques propres des apprenants: leur langue maternelle (L1), 
leur âge d’acquisition et/ou leurs ressources cognitives [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Toutefois, de récentes 
études montrent que les propriétés linguistiques spécifiques à la L2 ont aussi une influence sur son 
apprentissage [8, 9, 10, 11].  

Cette recherche a pour but de déterminer si les propriétés morphosyntaxiques de la L2 
(français) ont une influence sur l’apprentissage de l’accord adjectival en genre. Également, nous 
examinerons si cet apprentissage est influencé par la L1 selon que l’accord grammatical en genre est 
similaire (espagnol), différent (allemand) ou absent (anglais) en L1. Pour cela, nous évaluons l‘impact 
des propriétés morpho-phonologiques de la L2 sur le traitement linguistique en ligne et nous 
analyserons si ce traitement est modulé par la L1.  

Lors d’une série de trois études, nous avons enregistré l’activité électrique du cerveau de 
locuteurs français natifs (N = 56) et de trois groupes de bilingues (N = 56) pendant qu’ils lisaient des 
phrases en français. Les trois facteurs manipulés étaient: l’accord adjectival en genre (correct 
/incorrect; ex. la fleurfem vertefem vs la fleurfem vertmasc*); le genre lexical en français en fonction de la 
L1 (identique/opposé); espagnol (lafem table/lafem mesa/ vs lafem voiture/elmasc coche) et allemand (ex. 
lafem porte/diefem Tür vs lafem jupe/dermasc Rock); et la présence de marques morpho-phonologiques 
en fonction du type d’adjectif (variable/invariable); les adjectifs variables présentent des marques 
morphologiques à l’écrit et à l’oral lors de leur accord en genre (ex. vert/verte; français/française), 
tandis que les adjectifs invariables présentent seulement une marque morphologique à l’écrit (ex. 
bleu/bleue, clair/claire) [12]. 

Les résultats des locuteurs français natifs et non-natifs montrent systématiquement une 
réponse neuronale associée aux violations de l’accord adjectival en genre. Néanmoins, cette réponse 
varie entre les groupes de locuteurs. Pour les locuteurs natifs, espagnols et allemands, la réponse 
varie en fonction du type d’adjectif (variable/invariable). Lorsque les violations d’accord comportent 
des adjectifs variables l’amplitude de la réponse neuronale est plus importante que lorsque ces 
violations impliquent les adjectifs invariables et ce, indépendamment de l’équivalence du genre 
lexical entre le français et la L1. Quant aux anglophones, les résultats montrent que leur capacité à 
traiter les violations de l’accord en genre varie en fonction de leur niveau de compétence en français. 
Les apprenants les moins avancés ne sont pas sensibles aux violations grammaticales en genre, 
tandis que les plus avancés montrent une réponse neuronale associée aux violations concernant les 
deux types d’adjectifs, ce qui suggère qu’ils utilisent indifféremment toutes les marques morpho-
phonologiques disponibles.  

Ces études montrent que les locuteurs natifs ainsi que les non-natifs intègrent les propriétés 
morphosyntaxiques du français en ligne et que la présence des marques phonologiques facilite le 
traitement de violations grammaticales. Ceci suggère que l’information phonologique des mots écrits 
est activée même en lecture silencieuse. Enfin, la difficulté des apprenants bilingues à traiter les 
marques morphologiques qui ne sont pas réalisées à l’oral suggère, qu’outre la langue maternelle, les 
aspects linguistiques propres à la langue cible jouent un rôle important dans l’apprentissage 
grammatical en L2.  
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 Un ensemble d’études ont montré une activation des aires motrices ou pré-motrices du 
cerveau lorsqu’on observe un mouvement effectué par autrui [1]. De même au niveau auditif, les 
preuves d’activations motrices lors de la discrimination de sons d’actions, de sons de parole ou de 
séquences musicales ont été rapportées [2,3]. Ainsi, percevoir un son lié à une action déclencherait 
une activité cérébrale « miroir » chez l’auditeur, comme s’il était lui-même en train de produire 
l’action sonore. Dans le domaine visuel, on sait en outre que cette activité miroir est plus forte pour 
les mouvements humains que pour les mouvements non-humains. Cet avantage s’observe au niveau 
comportemental par une imitation plus efficace des mouvements exécutés par un humain [4]. En 
revanche, aucune étude ne s’est encore directement penchée sur le cas de la voix chantée : La 
perception d’une voix chantée provoque-t-elle des activations motrices ?  

Deux études comportementales que nous avons menées précédemment ont révélé un 
avantage pour le traitement de la voix chantée humaine comparé au traitement de sons musicaux 
non-humains. Ainsi on chante plus juste après un modèle humain qu’après un modèle synthétique, 
et on peut répondre plus rapidement à une tâche de catégorisation pour des sons de voix humaine 
que pour des sons de voix distordue.  

Pour savoir si cet avantage en faveur de la voix humaine est dû à l’activation d’aires motrices, 
nous avons mené une troisième étude au moyen de l’ElectroEncéphaloGraphie (EEG). Nous avons 
demandé à 20 participants d’écouter des séquences mélodiques synthétiques ou chantées, puis, au 
signal, de chanter à leur tour chaque séquence. Nous avons enregistré d’une part l’activité électrique 
de leur cerveau par EEG, d’autre part leur production chantée. Nous avons ensuite analysé 
l’évolution des rythmes cérébraux bêta-moteurs (20 Hz environ) et mu (10 Hz environ) lors des 
phases où le participant chante et lors des phases où il écoute. Typiquement, ces rythmes sont 
supprimés lors d’une activité motrice. Nos résultats ont montré non seulement que ces rythmes sont 
supprimés lors de la production du chant, mais qu’ils le sont également lors des phases de 
perception, comme si le participant simulait mentalement l’action de chanter (résonance motrice). 
En outre, la perception des mélodies chantées provoque une résonance motrice plus forte que la 
perception des mélodies synthétiques. Ces résultats montrent de nouveau l’avantage en faveur des 
sons de source humaine décrit précédemment. Enfin, l’analyse acoustique des productions chantées 
nous a permis d’évaluer la justesse moyenne de chaque participant. Nous montrons que plus les 
participants ont des difficultés de justesse vocale, plus ils manifestent une résonance motrice 
privilégiée pour la voix humaine. Les « mauvais chanteurs » auraient besoin de solliciter plus 
fortement que les autres les représentations biomécaniques liées à la production de la voix lorsqu’ils 
doivent encoder le modèle à reproduire. 

Combinant des données comportementales et en neuroimagerie, ces résultats représentent 
une avancée importante pour la compréhension des mécanismes de l’imitation vocale et plus 
largement du système audio-vocal. 
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La maladie de Parkinson (MP) représente un modèle particulier  de  dysfonctionnement  
chronique du système des noyaux gris centraux, dont le rôle est essentiel dans le contrôle de 
l’exécution des plans moteurs appris. Symptômes fréquents, décrits souvent comme émanant d’une 
étiologie uniquement motrice, la dysarthrie (trouble de la parole) et la micrographie (trouble de 
l’écriture) contribuent à la détérioration du tableau clinique de la MP. Ils représentent un facteur 
majeur de handicap hypothéquant à long terme la communication des patients. Ils sont 
majoritairement étudiés à travers leur composante motrice. L’investigation des aspects cognitifs et 
langagiers de plus haut niveau impliqués dans la parole et l'écriture [1,2] apparait essentielle, mais se 
révèle relativement absente dans la littérature.  

La parole et l’écriture sont des moyens de communications, bases privilégiées du langage en 
constante utilisation par les individus. La dégénérescence dopaminergique à l’origine des symptômes 
parkinsoniens altère le fonctionnement cérébral des patients. Les mécanismes de compensation lors 
de la parole et mouvement du membre supérieur, observés notamment en imagerie cérébrale 
fonctionnelle [3,4,5], sont différents, et cette différence pourrait s’expliquer par la relation intense 
entre les activations cérébrales motrices et les autres aires cognitives [6].   

Notre projet se place dans le cadre novateur de l’utilisation des techniques expérimentales de 
psycholinguistique au service de la détection de possibles troubles langagiers pouvant être masqués 
par les importantes difficultés motrices associées à la dysarthrie et la micrographie parkinsoniennes. 
L’ensemble du projet s’articule autour d’une question centrale : existe-t-il des déficits langagiers dans 
la maladie de Parkinson, associés aux troubles moteurs ?  

Deux ensembles de paradigmes expérimentaux seront utilisés lors d’une tâche 
comportementale de lecture et d’écriture de mots et pseudomots isolés, variant en fonction de leur 
fréquence lexicale (haute ou basse) et du nombre de caractères. Les productions oro-faciale et 
segmentaire seront ainsi basées sur un même substrat linguistique. Des réponses concernant une 
possible influence du langage sur les troubles moteurs dans la MP sont attendus, portant à la fois sur 
les motricités segmentaires et oro-faciales à visée communicationnelle. 
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Depuis une vingtaine d’années, on voit émerger dans des pays occidentaux un discours issu 
d’un ensemble de mouvements *e.g. 1-13], ayant tous pour objet les « langues en danger », 
baptisées par analogie avec les espèces biologiques menacées d’extinction.  Nous considérons cette 
métaphore, ainsi que d’autres mises en circulation dans le discours par les divers acteurs qui y 
prennent part (cf. références), comme des représentations sociales de la langue (RSL).  Les RSL sont 
« un ensemble de connaissances non scientifiques, socialement élaborées et partagées, 
fondamentalement interactives et de nature discursive », construites dans et par l’interaction 
verbale [14] ; certaines de ses RSL peuvent arriver à un certain niveau de cristallisation dans le 
discours, qualifiées de « représentations de référence » [15].  Deux RSL de référence récurrentes 
dans le discours sur les « langues en danger » nous intéressent particulièrement : la langue définie 
comme une unité discrète, homogène et dénombrable, possédant des frontières linguistiques et 
géographiques fixes ; et la langue comme emblème identitaire d’un peuple. 

Communément présentées comme apolitiques et universelles par les acteurs qui les mettent 
en circulation, ces RSL, comme toute représentation, constituent et construisent la réalité dans 
laquelle évoluent ces acteurs, et ceci, dans et par l’interaction. Elles font partie de l’histoire 
interactionnelle des pays occidentaux et leur diffusion a permis de légitimer des choix politiques ; par 
conséquent, elles ne sont ni neutres ni universelles.  De plus, la RSL de référence identitaire présente 
une image simplifiée et déterministe des liens complexes qui existent entre l’identité d’un peuple et 
leurs pratiques langagières ; cette simplification peut entraîner une marginalisation de certains 
membres d’une communauté qui n’adhérent pas à cette représentation *e.g. 16-20].   

Jusque-là, ces RSL ont été étudiées à partir de textes rédigés par les acteurs les plus influents 
dans le débat (cf. références), presque tous issus d’un milieu occidental, ce qui tend à exclure à la fois 
les points de vue tenus hors occident et ceux des acteurs clés : les locuteurs d’une « langue en 
danger ».  Par conséquent, notre travail se focalise sur les RSL dans le discours de locuteurs d’une 
langue qui est considérée « en danger » par des acteurs occidentaux, mais qui est parlée en revanche 
dans un contexte hors occident (l’Inde) : le kattu nayaka / jenu kurumba (KN/JK). 

A partir de ce cadre théorique, nous avons choisi une méthodologie nous permettant d’étudier 
les interactions avec des locuteurs de KN/JK.  La technique de l’entretien semi-directif [21] a été 
privilégiée pour permettre à chaque acteur (l’enquêtrice, l’interprète et le ou les enquêté(s))  d’une 
part, de mettre en circulation et de co-construire des représentations, et d’autre part, de se 
positionner par rapport aux RSL mises en circulation, au travers  de deux langues (l’anglais et le 
KN/JK). Une transcription phonologique et la traduction de trois entretiens nous servent de base 
pour une analyse des pratiques discursives parmi lesquelles l’utilisation des pronoms personnels ainsi 
que des processus participant à l’élaboration des RSL, dont la dénomination, la catégorisation et la 
métaphorisation, pratiques qui génèrent des contenus représentationnels.  Nos premiers résultats 
montrent que les interviewés n’adhérent pas aux RSL de référence questionnées, que ce soit par 
rapport à leur communauté ou à leur langue ; ces dénominations apparaissent comme dynamiques 
et hétérogènes pour les interviewés, leur permettant de s’adapter aux changements qui marquent le 
contexte socio-économique dans lequel ils évoluent.  En revanche, les interviewés utilisent certaines 
métaphores pour montrer également que le dynamisme de leur langue se traduira un jour par sa 
disparition. Ce projet porte un nouveau regard sur les « langues en danger » en étudiant dans et par 
l’interaction les RSL des locuteurs de l’une des langues dénommées comme telle.  Ces RSL participent 
directement à la construction de leur réalité linguistique, qui peut s’avérer éloignée de celle 
construite par des acteurs occidentaux.  
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Nous proposons de nous intéresser à la valeur grammaticale de la forme « alors que » dans les 
usages oraux et écrits du français contemporain. Pour ce faire, nous prenons l'observation des 
données réelles comme point de départ afin de dégager des critères basés sur des généralisations 
descriptives qui permettront de rendre compte de la grande variété des fonctionnements 
syntaxiques de ce morphème. Nous nous inscrivons donc dans la ligne de la linguistique de corpus et 
accordons un intérêt central à la question des données, en confrontant des exemples échantillonnés 
de corpus oraux et écrits issus de plusieurs bases de données informatisées qui rassemblent divers 
genres ou situations communicationnelles comme la narration, les conversations spontanées, les 
échanges radiophoniques (France Culture). 

Cette étude nous amènera à une remise en question du traitement  théorique et 
terminologique adopté par la grammaire traditionnelle. Il apparaît, en effet, que la démarche 
consistant à déterminer la fonction syntaxique d'une construction à la seule catégorie de son 
élément introducteur nous paraît appauvrissante ; un exemple comme (1), bien qu’introduit par une 
 conjonction dite de « subordination », ne peut être sérieusement ramenés à des faits de 
dépendance grammaticale : 

(1) certains projets sur lesquels étaient investis - des budgets faramineux se sont 
lamentablement plantés - alors que des gens qui n'étaient pas partants se sont retrouvés 
propulsés - enfin qui n'étaient pas donnés partants étaient propulsés au haut de l'affiche 
[oral, CRFP] 

Le cadre descriptif choisi sera celui qui oppose la micro-syntaxe (faits de dépendance syntaxique 
attachés à une catégorie rectrice) à la macro-syntaxe (qui saisit les relations syntaxiques à un niveau 
plus discursif). Par exemple, dans : 

(2) nous avons vu une euh - euh un crépuscule euh - alors que nous étions d- au au sommet 
de la mosquée [CRFP] 

il est aisé de démontrer que la construction verbale introduite par le morphème « alors que » est 
« un ajout » de statut régi, qui serait analysable comme une « subordonnée » classique. En revanche, 
la construction donnée en  (1)  se laissera plutôt saisir en terme d'« associée » (c'est-à-dire  reliée à la 
séquence qui précède par une relation de regroupement macro-syntaxique) ne répondant pas aux 
propriétés des éléments régis, mais présentant néanmoins en syntaxe interne un certain nombre de 
propriétés formelles, comme certains effets de parallélisme syntaxique, que nous illustrerons avec 
des exemples précis. 

Ainsi, ce cadre à deux têtes est suffisamment souple pour nous permettre de nous adapter aux 
données recueillies sans les plaquer sur une analyse déterminée par des a priori théoriques qui 
s'avèrent non opératoires. 

L'enjeu descriptif de ce travail est double : d'une part, revoir la dichotomie traditionnelle entre 
subordination et coordination à travers l'examen précis des « limites » de la syntaxe de rection [17] ; 
d'autre part, affiner le modèle macro-syntaxique en faisant notamment intervenir la notion d'acte 
illocutoire. 
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