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 Le projet d’un Atlas linguistique et ethnogra-
phique des côtes de l’Atlantique et de la Manche a vu le 
jour en 1980, sur le modèle des atlas linguistiques 
régionaux français. Il devait couvrir la totalité de la 
façade ouest de la France. Ayant été chargé de ce 
chantier par le GDR 9 du CNRS, qui regroupait 
alors les dialectologues français, j’ai établi un 
questionnaire de 250 questions, qui a été utilisé 
pour l’ensemble des enquêtes réalisées après 1980 
(Patrice Brasseur, Questionnaire de l’Atlas linguis-
tique et ethnographique des côtes de l’Atlantique et 
de la Manche, manuscrit, 1980).
 Ce volume concerne la partie de la côte qui 
s’étend de Bray-Dunes à Saint-Quay-Portrieux, y 
compris les îles Anglo-Normandes. La Bretagne 
celtique ainsi que la façade atlantique qui va du Pays 
nantais au Pays basque devraient faire l’objet de 
publications d’autres chercheurs.
 Les données qui constituent ce volume ont 
toutes été recueillies sur le terrain. Les enquêtes ont 
été e�ectuées, en grande majorité, entre 1970 et 
1990, quelques-unes en 2014 et 2015. Les relevés 
partiels se composent d’enquêtes inachevées en 
raison du désintérêt des informateurs ou de leur 
indisponibilité, ainsi que d’éléments relevés au cours 
des enquêtes de l’ALN, entre 1970 et 1978. (Voir le 
détail ci-après dans la rubrique intitulée « Points 
d’enquêtes »). Plusieurs enquêteurs ont collaboré à 
ce�e entreprise : Jean-Paul Chauveau, directeur de 
recherches au CNRS, Gérard Leducq, professeur de 
lycée retraité, auteur de plusieurs travaux de 
dialectologie picarde, Chantal Gertheinrichs-Le 
Roux et Marguerite Cormier, qui étaient alors 
étudiantes à l’université de Rouen. Qu’ils en soient 
tous amicalement remerciés.

Les points d’enquête
 Les enquêtes dont les points sont référencés 
par un numéro de 1 à 38 sont, en principe 
complètes, à l’exception du point n° 1 (voir 
ci-dessous). Les points qui n’ont fait l’objet que de 
relevés partiels, perme�ant ainsi de me�re en 
évidence la variation dans des lieux contigus, sont 
numérotés en référence au point le plus proche, par 
l’adjonction de l’abréviation d’un point cardinal : 
par exemple, 30N est situé au nord du point 30. 
L’ampleur de ces enquêtes est très variable, allant du 
simple sondage à des relevés presque complets, qui 
densi�ent le réseau. C’est ainsi que 28S (Créances) 
est une enquête presque complète. J’ai aussi parfois 
ajouté, en le signalant, quelques mots a�ribués par 
les informateurs à des parlers voisins.
 L’espace entre chaque point est similaire, 
sauf en Bretagne romane où un réseau un peu plus 
dense aurait été souhaitable. Bien sûr, les ports de 
pêche ont été privilégiés dans la mesure du possible, 
à l’exception notable du Tréport et de Hon�eur, où 
j’ai rencontré peu d’intérêt pour ce�e recherche. 
Chaque enquête présente un cas particulier et, par 
exemple, parce que j’avais une meilleure connais-
sance des lieux, j’ai préféré Yport à Fécamp comme 
point d’enquête principal.
 À Guernesey et Jersey, les données sont 
localisées avec précision dans les « paroisses », ce 
qui équivaut, en fait, à des points d’enquêtes 
di�érents. À Guernesey, la majorité des données 
provient de Torteval et de Saint-Pierre-du-Bois, 
dans le sud-ouest de l’île. À Jersey, c’est la Trinité à 
l’est et surtout Saint-Ouen au nord-ouest qui sont 
les mieux représentés.
 Le cas de Bray-Dunes est particulier. L’un de 
mes informateurs a pu nommer en dialecte �amand 
local certains noms de poissons. Je les ai transcrits 

tels quels, souvent après plusieurs répétitions et du 
mieux possible. Mais cet ancien pêcheur d’Islande, 
très âgé, était le seul informateur local �amingant et 
je n’ai pu passer avec lui que quelques heures. Les 
deux autres informateurs de Bray-Dunes ne conna-
saient pas le �amand. Quoi qu’il en soit, ce�e 
enquête, qui �gure malgré tout parmi les points de 
référence, est restée incomplète.

Les informateurs
 Ce sont, pour la très grande majorité d’entre 
eux, des hommes. Même s’ils n’ont jamais tenu 
formellement à l’anonymat et si les informations 
qu’ils donnent n’ont aucun caractère con�dentiel, je 
renonce à donner leur nom, car leur accord écrit n’a 
pas été recueilli. Je suis pourtant persuadé que la 
plupart d’entre eux auraient été �ers de se voir cités.

La transcription des données
 Les données recueillies par Jean-Paul 
Chauveau et moi-même ont été directement 
transcrites sur le terrain. Celles des autres 
enquêteurs ont été enregistrées et j’en ai e�ectué la 
transcription. Initialement, toutes les données ont 
été transcrites dans l’alphabet phonétique des atlas 
linguistiques régionaux français. Je les ai ensuite 
converties en API a�n de les rendre accessibles à un 
plus large public. 
 Certains commentaires des informateurs 
qui �gurent en marge sont parfois transcrits 
phonétiquement ; ils sont alors suivis de leur 
transli�ération en français. Cependant, le plus 
souvent, ces commentaires sont reproduits dans la 
graphie du français ; le lexique et la syntaxe de ces 
propos sont alors respectés, mais les particularités 
phonétiques du français usuel ou populaire (telles 
que [i] pour il/ils, ou [e pi] pour et puis, etc.) ne sont 
pas signalées.

La présentation des données
 En règle générale, comme je l’ai fait pour 
l’ALN, j’ai traité en listes les données partielles ou 
celles pour lesquelles la cartographie ne paraissait 
pas apporter d’éclairage pertinent, aussi bien du 
point de vue phonétique que lexical. J’ai dû aussi 
tenir compte de la place disponible pour une éven-
tuelle publication au format A3 et j’ai tenté de 
respecter un rapport équilibré entre cartes et listes, 
tout en privilégiant le regroupement de notions 
voisines.
 Chacune des cartes et listes possède un titre 
en français de référence. Le genre et le nombre des 
mots d’une carte ou d’une liste sont toujours ceux 
du titre sauf indication contraire. De même pour le 
genre et le nombre du nom ou du syntagme nominal 
qui dé�nit un mot noté en marge (ex., marges 57*, : 
fwɛnø « pêcheur à la foëne », et fwɛn (f.) « instru-
ment de pêche à deux dents…»). Quand un article 
accompagne le nom, le genre et le nombre sont 
précisés au besoin, pour éviter toute équivoque. La 
notion traitée est parfois laissée en blanc dans le titre 
quand le mot dialectal est introduit par un énoncé 
mis ou non entre parenthèses (ex. : carte 14 « (la 
marée croît en amplitude) la mer… »). En�n, dans 
les marges, pour éviter de mêler caractères phoné-
tiques et graphiques, j’ai parfois transcrit les formes 
dialectales selon les habitudes graphiques du 
français (ex. : au point 12, carte 57, gafo est repris 
dans les marges sous la forme ga�ot).
 La référence au questionnaire est indiquée 
sous le titre de la carte ou de la liste. On trouvera 
également des références au tome 2 de l’ALN qui 
comporte un petit chapitre sur le vocabulaire de la 

mer ainsi qu’une référence au tome 1 de l’ALPIC 
pour le mot « poisson » (ALN : Patrice Brasseur, 
Atlas linguistique et ethnographique normand, Paris, 
Éd. du C.N.R.S., vol. 2, 1984, cartes 374-779) ; 
ALPic (Fernand Carton et Maurice Lebègue, Atlas 
linguistique et ethnographique picard, Paris, Éd. du 
C.N.R.S., vol. 1, 1989, cartes 1-317). Le numéro qui 
suit ALN et ALPic est celui de la carte  ; lorsque ce 
numéro est suivi d’un astérisque, il renvoie à une 
liste contenue dans les marges de la carte concernée.

Les cartes 
 Toutes les cartes donnent les réponses 
recueillies dans les enquêtes numérotées d’un 
chi�re allant de 1 à 38. Les points d’enquêtes 
partielles ne sont reportés sur la carte que s’ils 
fournissent une réponse à la question posée. Le 
chapitre « Signes et abréviations » donne la signi�-
cation des sigles //, ×, +, et ?.
 L’ordre dans lequel les réponses synonymes 
sont notées sur les cartes ne tient pas compte de la 
fréquence, qu’il n’était pas possible de déterminer. 
En e�et, le premier mot donné par le témoin n’est 
pas nécessairement le plus fréquemment employé et 
di�ère souvent selon les personnes. Des enquêtes de 
fréquence peuvent di�cilement se faire sur l’oral car 
elles nécessiteraient un corpus considérable. Il faut 
aussi ajouter que certains mots sont d’usage 
fréquent chez tel informateur alors qu’ils sont rares 
chez tel autre. J’ai donc renoncé à prendre en 
compte ce�e notion et l’ordre des réponses est noté 
de manière aléatoire ou non signi�cative. Il est 
souvent purement et simplement contraint par la 
place disponible à proximité du point d’enquête. 
 Dans les cartes, les réponses sont placées 
auprès du numéro de la localité au meilleur endroit 
qui évite les risques de chevauchement avec les 
réponses de localités voisines. Lorsque des réponses 
multiples ont été données dans un point, elles sont 
placées l’une sous l’autre et réunies par une 
accolade. Le point-virgule est employé seulement 
lorsque deux notions sont réunies dans la même 
carte ; il marque alors la séparation de la/des 
réponse(s) pour chacune des notions, que la 
présentation soit verticale ou horizontale.

Les listes de mots
 Celles qui comportent des données pour 
tous les points ont toujours fait l’objet d’une 
question et s’accompagnent, comme les cartes, 
d’une référence au questionnaire. Leur cartographie 
a paru de moindre intérêt, que la variation ait été 
faible ou que la mise en carte ait présenté des 
di�cultés de tous ordres.
 Mais certaines listes sont constituées de 
données spontanées (sans avoir fait l’objet d’une 
question). Ces compléments sont particulièrement 
nombreux dans certains points, notamment à Sercq, 
qui a été l’objet d’une a�ention soutenue de ma part, 
en tant que parler en voie d’extinction totale. On 
trouvera donc plusieurs transcriptions 
d’enregistrements qui perme�ent d’apporter un 
éclairage sur la pêche traditionnelle dans ce�e île.
 Des listes distinctes ont parfois été établies à 
partir de réponses à une même question, lorsque des 
mots de catégories di�érentes ont été obtenus. Pour 
ce qui est des lexèmes isolés, qui sont parfois nom-
breux, je les ai regroupés au mieux, tout en tenant 
compte de la place disponible dans chaque marge. 
Leur recherche devrait en être ainsi facilitée. La 
publication des �chiers informatiques perme�rait 
une consultation plus aisée de ce type de données.

INTRODUCTION



ENQUÊTES PRINCIPALES
Nord 
 1 : Bray-Dunes (P. Brasseur, 1984, enquête incomplète)
 2 : Grand-Fort-Philippe (P. Brasseur, 1984)
Pas-de-Calais 
 3 : Calais (G. Leducq, 2014)
 4 : Boulogne-sur-Mer (G. Leducq, 2014)
 5 : Étaples (Ch. Gertheinrichs-Le Roux, 1982)
 6 : Berck (Ch. Gertheinrichs-Le Roux, 1982)
Somme 
 7 : Le Crotoy (Ch. Gertheinrichs-Le Roux, 1982)
 8 : Saint-Valéry-sur-Somme (Ch. Gertheinrichs-Le Roux, 1982)
 9 : Ault (Ch. Gertheinrichs-Le Roux, 1982)
Seine-Maritime 
 10 : Dieppe (P. Brasseur, 1981, 2014)
 11 (ALN 107) : So�eville-sur-Mer (P. Brasseur, M. Cormier, 1975,  
  1982 et 2014)
 12 : Saint-Pierre-en-Port (P. Brasseur, 1989, 2014)
 13 : Yport (P. Brasseur, 1976 et 1989)
 14 : Étretat (P. Brasseur, 1989)
 15 : Le Havre (P. Brasseur, 1989)
Calvados
 16 : Trouville-sur-Mer (P. Brasseur, 1990)
 17 : Dives-sur-Mer (P. Brasseur, 2014)
 18 : Ouistreham (P. Brasseur, 2014)
 19 : Courseulles-sur-Mer (P. Brasseur, 1990, 2014)
 20 (ALN 36) : Port-en-Bessin-Huppain (P. Brasseur, 1990)
 21 (ALN 35N) : Grandcamp-Maisy (P. Brasseur, 1990)
Manche 
 22 : Saint-Vaast-la-Hougue (P. Brasseur, 1983, enquête incomplète)
 23 : Bar�eur (P. Brasseur, 1991)
 24 : Cherbourg (P. Brasseur, 1981 et 1983)
 25 : Auderville (P. Brasseur, 1983)
 26 : Flamanville (Diéle�e) (P. Brasseur, 1981 et 1983)
 27 : Barneville-Carteret (P. Brasseur, 1981 et 1983)
 28 : Saint-Germain-sur-Ay (P. Brasseur, 2015)
 29 (ALN 29) : Blainville-sur-Mer (P. Brasseur, 1981 et 1983)
 30 : Granville (P. Brasseur, 1981 et 1983)
 31 : Genêts (P. Brasseur, 2015)
Îles Anglo-Normandes 
 32 (ALN 1) : Guernesey (P. Brasseur, 1981)
  1 (T) : Torteval
  1 (SPB) : St-Pierre-du-Bois
  1 (SSr) : St-Sauveur
  1 (F) : La Forêt
  1 (SM) : St-Martin
  1 (C) : Le Câtel
  1 (SS) : St-Samson
  1 (V) : Le Valle
 33 (ALN 2) : Sercq (P. Brasseur, 1981)
 34 (ALN 3) : Jersey (P. Brasseur, 1981)
  (SO) : St-Ouen
  (SP) : St-Pierre
  (SB) : St-Brélade  
  (SJ) : St-Jean
  (Tté) : La Trinité
  (SM) : St-Martin
  (G) : Grouville
Ille-et-Vilaine 
 35 : Cherrueix ( J.-P. Chauveau, 1989)
 36 : Cancale ( J.-P. Chauveau, 1989)
Côtes d’Armor 
 37 : Saint-Jacut-de-la-Mer ( J.-P. Chauveau, 1989)
 38 : Saint-Quay-Portrieux ( J.-P. Chauveau, 1989)

RELEVÉS PARTIELS
(Les points non côtiers sont signalés par un astérisque).

Seine-Maritime
 *9S (ALN 99) : Monchy-sur-Eu (P. Brasseur, 1974)
 9SW : Criel-sur-mer (P. Brasseur, 2014)
 10NE (ALN 100) : Berneval-le-Grand (P. Brasseur, 1975)
 *10E (ALN 101) : Wanchy-Capval (P. Brasseur, 1974)
  *10S (ALN 106) : Auppegard (P. Brasseur, 1975)
 11W : Saint-Valéry-en-Caux (P. Brasseur, 1982)
 *12E (ALN 112) : Saint-Riquier-ès-Plains (P. Brasseur, 1975)
 *12SE (ALN 111) : Ourville-en-Caux (P. Brasseur, 1976)
 13NE : Fécamp (P. Brasseur, 1981)
 13E (ALN 113) : Saint-Léonard (P. Brasseur, 1976)
 *14E (ALN 110) : Bolleville (P. Brasseur, 1976)
 *15NE (ALN 114) : Angerville-l’Orcher (P. Brasseur, 1976)
Également quelques éléments recueillis en 1974 par moi-même à Va�eville-
la-Rue (ALN 74), Berville-sur-Seine (ALN 82) et Tou�reville-la-Corbeline 
(ALN 109).
Eure
 *15E (ALN 73) : Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (P. Brasseur, 1972)
 *16SE (ALN 72) : Boulleville (P. Brasseur, 1970)
Calvados
 15S Hon�eur (P. Brasseur, 1990)
 16NE (ALN 62) : Pennedepie (P. Brasseur, 1970)
 *17SE (ALN 61) : Danestal (P. Brasseur, 1971)
 *18S (ALN 48) : Escoville (P. Brasseur, 1971)
 18W (ALN 47) : Luc-sur-Mer (P. Brasseur, 1971, 2014)
 19E : Langrune-sur-Mer (P. Brasseur, 2014) 
 *21S (ALN 34) : Neuilly-la-Forêt (P. Brasseur, 1975)
Manche
 *21SW (ALN 11) : Auvers (P. Brasseur, 1975)
 22S (ALN 10) : Saint-Marcouf (P. Brasseur, 1976)
 *22W (ALN 6) : Saussemesnil (P. Brasseur, 1974)
 23W (ALN 5) : Cosqueville (P. Brasseur, 1976)
 25E (ALN 4) : Omonville-la-Rogue (P. Brasseur, 1976)
 *26NE (ALN 7) : Teurthéville-Hague (P. Brasseur, 1974)
 27N (ALN 8) : Surtainville (P. Brasseur, 1976)
 *27NE (ALN 9) : Magneville (P. Brasseur, 1976)
 27S (ALN 13) : Portbail (P. Brasseur, 1976)
 28N : Surville (P. Brasseur, 2015)
 *28NE (ALN 12) : Varenguebec (P. Brasseur, 1976)
 *28E (ALN 24) : Marchésieux (P. Brasseur, 1976)
 28S (ALN 14) : Créances (P. Brasseur, 1975)
 30N (ALN 16) : Lingreville (P. Brasseur, 1974)
 *30SE (ALN 17) : Saint-Aubin-des-Préaux (P. Brasseur, 1974)
 *31SE (ALN 20) : Saint-Laurent-de-Terrega�e (P. Brasseur, 1974)
 *35E (ALN 18) : Servon (P. Brasseur, 1974)
Ille-et-Vilaine
 35E : Saint-Suliac (Renée Lagrange-Barreteau, 1966, données   
inédites de l’ALB�M).

LISTE DES POINTS D’ENQUÊTES
La correspondance avec un point de l’ALN, lorsqu’elle existe, le nom des enquêteurs et la date de l’enquête sont entre parenthèses



NOTATION PHONÉTIQUE
La notation phonétique utilisée est celle de l’API (h�ps://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/�les/IPA_Kiel_2015.pdf) avec quelques 
modi�cations.

CONSONNES

b  bal, robe
s  souris, pièce
k  carpe, kiwi, qui
d  date
f  face, phare
ɡ gare, bague
ʒ  journal, gorge
l  la, alors
ʎ spirante latérale platale voisée (catalan cervell, llana)
m  maman
n  non
ɲ  gnôle, agneau
p  petit
ʁ  fricative uvulaire voisée (fr. rare)
t  tordu
v  voir, avaler

z  zèbre, oser
ʃ  chèvre, short
ŋ  parking
c occlusive palatale sourde (it. chiesa, anche)
ɟ occlusive palatale voisée (it. ghe�o, ghianda)
t͡ʃ a�riquée palato-alvéolaire sourde (angl. chair)
d͡ʒ a�riquée palato-alvéolaire voisée (angl. jump)  
θ fricative dentale sourde (angl. thing)
ð fricative dentale voisée (angl. then)
ç fricative palatale sourde (all. ich)
ɣ fricative vélaire voisée
χ fricative uvulaire sourde (allophone de ʁ dans le fr. tarte)
h fricative glo�ale sourde (angl. high)
ɦ fricative glo�ale voisée (forte expiration avec vibration des cordes  
 vocales)
ɹ spirante alvéolaire voisée (angl. right, wrong)
r roulée alvéolaire voisée (r roulé de l’italien ou de l’espagnol)

Le diacritique  ̥ marque le dévoisement (ex. b̥), les exposants ʲ et ʰ marquent respectivement la palatalisation (ex. dʲ) et l’aspiration (ex. : pʰ).
La gémination des consonnes est marquée par la transcription de deux consones dont la première est en exposant (ex. : ᵏk).

SEMI-CONSONNES
     j  yeux, ail  w   fouet, voir   ɥ   fuite, lui 

VOYELLES

avancement (antériorisation) : ˖ (sous la voyelle). Ex. : a̟
rétraction (postériorisation) : - (sous la voyelle). Ex. : ɛ̠
centralisation : ¨ ̴(sur la voyelle). Ex. : ö
nasalisation complète :   ̴(sur la voyelle). Ex. : ɑ̃
nasalisation partielle :   ̴(sous la voyelle). Ex. : ɔ̰
allongement : ː (après la voyelle). Ex. : iː
amuïssement : ᵕ (sur la voyelle). Ex. : ĕ

Les diphtongues sont notées de la façon suivante : au̯ (diphtongue descendante), ᵉ͡ɛ (diphtongue ascendante).
Au point 1 (mots �amands), les syllabes accentuées sont précédées d’une courte barre verticale en exposant : ˈ. 

Point d’articulation  antérieures       quasi-antérieures          centrales         quasi-postérieures  postérieures 

Aperture       non arr. arr.    non arr. arr.   non arr.     arr.      non arr. arr.      non arr. arr.

fermées i y   ɨ  ʉ    u

pré-fermées   ɪ ʏ      ʊ  

mi-fermées e ø          o

moyennes      ə     

mi-ouvertes ɛ œ      ɞ    ɔ

pré-ouvertes æ     ɐ

ouvertes a         ɑ ɒ

Diacritiques modifiant la réalisation d’une voyelle et indiquant sa quantité



I. L’environnement

1 (la) mer
  forte (en parlant de la mer)
  vague
  vague déferlante
  vague qui passe sur le pont du bateau
  paquet de mer, coup de mer
2 la phosphorescence de la mer
3 (l’)écume
  des embruns
  des petites ondulations sur une mer calme
4 dune
  la montée sur la dune
  passage entre les dunes
  les terres sableuses situées derrière les dunes
  falaise
  chemin d’accès à la mer (dans la falaise)
  passage charretier entre les rochers (à la mer)
5 dépression dans le sable, mare
  bras de mer
  ondulations, rides du sable sur la plage
6 rigole(s) qui se forme(nt) au re�ux de la marée 
7 plage ; estran 
  les habitants de la côte
  (les) habitants de l’intérieur, les paysans
8 débris apportés par la marée ; ramasser ces débris
  ramassage d’objets précieux ou de pièces de   
   monnaie sur la plage
9 petite cavité dans les rochers ; caverne
10 caillou ; rocher
  rocher qui a�eure en mer
  amer
  l’étendue de rochers découverts à marée basse
11 du sable vaseux
  banc de sable
  haut-fond sableux
12 le �ot, la marée montante
  (la mer) est haute
  la marée haute
  c’est la marée haute
  des remous, des tourbillons
13 le jusant, la marée descendante
  (la mer) est basse
  à marée basse
  c’est la marée basse
  l’étal de basse mer
  la mer est étale (à marée basse)
14 (la marée croît en amplitude), la mer …
  l’augmentation du coe�cient de marée
  grande marée
15 (la marée décroît en amplitude), la mer …
  la diminution du coe�cient de marée
  la morte-eau
16 nord ; nord-est
  les termes pour indiquer la force du vent
  vent « haut » ; vent « bas »
17 est ; sud-est
  vent d’amont
  vent d’aval
18 sud ; sud-ouest
  le vent forcit
  coup de vent, coup de tabac
19 ouest ; nord-ouest
  autres dénominations de vents
  nuages

II. Le bateau

20 bateau ; bateaux
  di�érentes embarcations
21 étrave ; étambot
  la couleur extérieure du bateau 
  quille 
  le plat-bord
22 le co�re pour ranger le petit matériel
  bancs
  banc de nage
  banc arrière, où s’asseoit l’homme de barre
23 nable
  la partie la plus creuse de l’embarcation, d’où  
   l’on évacue l’eau
  lest
  lester
24 ramer
  avirons
  tolets
  toletière
  dames (de nage)
  les trous dans le bordé pour le passage des avirons 
25 godille ; godiller
  gouvernail
  ga�e
  petite ga�e
  cha�e, sorte de grappin
  utiliser la cha�e
26 emplanture (du mât)
27 voile
  voiles diverses
  tangons (de pêche)
28 jas (de l’ancre)
  ancre
  organeau
  verge (de l’ancre)
  pa�es (de l’ancre)
  becs (de l’ancre)
29 coaltar
  coaltarer
30 calfater
  brai
  radouber
31 cabestan
  béquilles
32 nœud plat mal fait
  anneau d’amarrage
  bi�e d’amarrage
  corps mort

III. L’homme

33 pêcheur en bateau ; pêcher (en bateau)
  capitaine
  mauvaise pêche
34 pêcheur à pied ; pêcher à pied
  ce qui porte malheur (à la pêche)
  ce qui porte bonheur (à la pêche)
35 (la) part (du pêcheur)
  le supplément en nature (poisson) accordé aux  
   matelots
36 s’habiller (en parlant d’un pêcheur)
  le lieu de rencontre des pêcheurs
  le jeu d’alue�e
37 (le) ciré 
  vareuse

38 se noyer
  nager
  plonger
  se baigner
  les estivants
  les gens de l’extérieur, les étrangers

III. Le matériel

39 des �lets
40 (le poisson est) pris dans le �let 
  démailler (le poisson)
  (une) longueur de �let
  remise ou cabanon destinés spécialement au  
   matériel de pêche
41 réparer (un �let)   
  chalut
  (les) panneaux du chalut
  chalut à perche
  patins du chalut à perche
42 ralingue (de �let)
43 �o�eurs (de �let) 
44 tramail 
  �let pour pêcher les rousse�es
  manet, �let pour pêcher les maquereaux
  �let dérivant
45 senne 
  verveux 
  nasse
46 drague (à coquillages) 
47 pêcherie   
48 casier à crustacés 
  entrée du casier 
  viviers
49 orin de mouillage de la �lière de casiers ; 
   cordage sur lequel sont amarrés les casiers
  �lière (de casiers) 
  �o�eur ou bouée avec pavillon (pour le   
   repérage des casiers)
50 appât ; appâter
  des lambeaux de peau de maquereau servant  
   d’appât
  chair de maquereau dépecé
  de l’amorce pour a�irer le maquereau
51 décrocher (le poisson pris à l’hameçon)
  (le poisson est) pris à l’hameçon
  (le poisson est) pris par la lèvre
  (le poisson a avalé l’hameçon) il est…
  hameçon
  ardillon de l’hameçon
52 palangre 
  poser des lignes de fond
  ligne enfouie dans le sable, ne comportant qu’un  
   seul hameçon
  ligneur
53 avançon
  (la) bague�e qui sert à écarter l’avançon de la  
   ligne
  émerillon
  entortillé
54 panier à lignes ; panier à poissons
  catgut
  ligne à main (en particulier pour la pêche au  
   maquereau)
55 �let à creve�es à pousser
  (des) balances
56 �let à creve�es se maniant comme une épuise�e 
  carrelet (engin de pêche)
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57 croc (pour la pêche à pied) 
  foëne

panier-ho�e (pour me�re le produit de la
   pêche)

IV. Les poissons

58 poisson
59 banc (de poissons)
60 arête
  les joues (de morue)
  vessie natatoire (de la morue)
  nageoires 
61 les ouïes 
  écailles (de poisson)
  écailler (un poisson)
  ne�oyer (un poisson)
  ôter la peau (d’une anguille)
  mucus (de l’anguille, par ex.)
  visqueux (comme le mucus)
62 les viscères
  estomac (du poisson)
  foie
  anus (du poisson)
  (à propos de l’odeur du poisson), ça sent …
  ça sent mauvais
63 vider (un poisson)
  étêter (la morue)
  (poisson) qui n’est pas frais 
64 (un) requin
  lamproie
65 requin-taupe
66 requin-renard
67 requin bleu
68 milandre
  émissole
69 aiguillat
70 petite rousse�e
71 grande rousse�e
72 ange de mer
73 torpille
74 (une) raie
  raie bouclée
  raie lisse
  raies diverses
  raies non identi�ées
75 (une) petite raie
  capsule d’œuf de raie
  (une) raie mâle
76 pocheteau gris
77 pastenague
  dard (de la pastenague)
78 hareng
  des petits harengs
  variétés de harengs non identi�ées
  ce que crient les vendeuses de harengs
79 laitance ; (hareng) laité
  (hareng) guai
  hareng saur
  kipper
80 rogue ; (hareng) rogué
  pondre (en parlant du hareng)
81 des petits poissons sans valeur commerciale
  sprat
  sardine
  des petites sardines
  grosse sardine
  anchois
82 alose feinte ; alose vraie
83 jeune congre
  congre
  anguille
  (pêcher l’anguille) à la vermée

84 orphie
85 hippocampe
86 syngnathe
87 morue ; petite morue
  égle�n
88 tacaud
  petit tacaud
  capelan
  merlan
  petit merlan
89 lieu jaune ; lieu noir
  petit lieu jaune
  gros lieu jaune
90 lingue commune
  lingue bleue
  merlu
91 saint-pierre
92 chinchard commun
93 bar commun ; petit bar
94 dorade
  petite dorade
  surmulet
95 vieille commune
  vieille de petite taille 
  vieille coque�e
96 lançon
97 grande vive ; petite vive
98 éperlan ; prêtre
  mulet (en général) 
  variétés de mulets
99 maquereau ; maquereaux
  thon
  saumon
  esturgeon
100 petit maquereau
  gros maquereau
101 loque�e ; motelle
  gonnelle 
  mordocet
  poisson-loup
  gobies
  poisson-chat
102 dragonnet
103 chabot
104 grondin gris ; grondin rouge
  grondin perlon
  grondin camard
  variétés de grondins non identi�ées
105 lompe
  épinoche
106 plie commune
  barbue
  petite barbue
  turbot
  petit turbot
107 des petites plies
  targeur
  �étan de l’atlantique
  �étan noir
  limande commune
108 �et commun
  limande -sole
  sole commune
  sole-perdrix
109 petite sole
  plie cynoglosse
  des poissons plats, en général
110 poisson-lune
  marsouin
  béluga
  dauphin
  baleine
111 baudroie

V. Les coquillages

112 patelle commune
  grosses patelles
  ormeau
  conque
113 bigorneau commun
  pourpre petite pierre
  li�orine obtuse
  gibbule cendrée
  calliostome
  porcelaine-puce
114 buccin commun
  conglomérats d’œufs de buccin
  cormaillot
  crépidule
  nasse
  des tarets
115 coque commune
  mactre fauve
  mactre épaisse
  amande de mer
  praire
116 (des) couteaux
  palourde commune
  palourde-poule�e
  scrobiculaire
  �ion tronqué
  coquillages bivalves, en général
  coquilles vides de toutes sortes
117 moules
  des petites moules
  huître
  grosse huître sauvage
  anomie pelure d’oignon
118 coquille saint-jacques
119 peigne operculé ; pétoncle noir
  pholade

VI. Les autres animaux marins

120 méduse
121 anémone de mer
122 étoile de mer commune
  crachat d’amiral
123 ophiure
  oursin
124 arénicole
  tortillon ou cône d’excréments (d’arénicole)
125 néréide
  grave�e blanche
  ver de rocher
  serpule triangulaire
126 des balanes
  (moule) qui porte des balanes
  anatife
127 puce de mer
128 creve�e grise
  de toutes petites creve�es
  ce que crient les marchandes de creve�es
129 creve�e rose
  petite creve�e rose
  grosse creve�e rose
130 homard
  langouste rouge
  langoustine
  galathée
131 petit homard
132 homard femelle portant des œufs
133 bernard-l’ermite commun
134 étrille
135 araignée de mer atlantique
  petite araignée de mer



136 tourteau
  tourteau femelle
  petit tourteau
137 crabe vert
  des crabes (en général)
138 pinces ; pa�es (du homard)
  antennes
139 carapace ; muer (en parlant d’un crabe)
  (il est) bien plein (en parlant d’un crabe)
  (le crabe est) mou (en période de mue)
  crabe mou
  les alvéoles de l’intérieur (du tourteau)
  la substance crémeuse jaune de l’intérieur  
   (du tourteau)
  les branchies (du tourteau)
140 pieuvre
  tentacules (de la pieuvre)
  ventouses (de la pieuvre)
141 tête (de la pieuvre) ; encre (de la pieuvre)
  projeter de l’encre (en parlant de la pieuvre)
142 seiche
  petite seiche
  calmar
  petit calmar
143 os de seiche
  éponge

VI. Les oiseaux

144 courlis
  vanneau huppé
  petits limicoles
145 goéland immature
  pluviers
  bécassines
  huîtrier pie
146 goéland ; moue�e (en général)
  goéland argenté
  goéland marin
  moue�e rieuse
147 macreuse
  canards sauvages (en général)
  canard colvert 
  canard si�eur
  sarcelles 
  foulque macroule
  grèbe huppé
  plongeon catmarin
148 fou de bassan
  bernache cravant
  des oies sauvages (en général)
  héron

149 sterne
  cormoran
  labbe parasite
  océanite tempête
150 guillemot ; pingouin torda
  macareux moine

VII. Les végétaux

151 (du) varech (des algues marines en général)
  ramasser du varech
  cladophore des rochers
  ulve intestinale
  laitue de mer
  céramium rouge
152 des laminaires
  des lacets de mer
  zostère marine
153 fucus
  des algues amenées à la côte (après une   
   tempête)
  queue de poulain
  sargasse japonaise
  goémon frisé
  salicorne

m., f., s., p. : masculin, féminin, singulier, pluriel.
v. : mot vieilli. Voir aussi ligne suivante.
r. : mot rarement employé. Dans les marges l’indication v. ou r. peut suivre le 
mot lui-même ou le numéro.
La virgule sépare des réponses synonymes à la même question ; un trait vertical 
ondulé placé devant les réponses mises les unes au-dessous des autres a la 
même signi�cation que la virgule.
Le point-virgule sépare les réponses à des questions di�érentes, en conformité 
avec le titre de la carte.    
+  placé près du numéro d’une localité indique que ce qui est demandé 
dans la question n’existe pas localement, selon les informateurs.
×  placé près du numéro d’une localité indique que l’objet de la question 
est connu mais n’est pas nommé. 
?  placé près du numéro d’une localité, sans autre réponse, indique que le 
témoin n’a pas pu répondre à la question ; placé après un mot indique un doute 
du témoin ou de l’enquêteur.

//  placé près du numéro d’une localité indique que la question n’a pas été 
posée.
/  note une simple pause dans le discours du témoin.
[…]  note une coupure e�ectuée par l’auteur dans la transcription du 
discours.
(…) Les mots mis entre parenthèses dans les titres ne sont pas transcrits dans 
les cartes.
«…» Citation d’un témoin. (Les citations transcrites phonétiquement ne  
sont pas mises entre guillemets). Traduction d’une phrase, d’une expression 
ou d’un mot dialectaux.
Quest. Patrice Brasseur, Questionnaire de l’Atlas linguistique des côtes de 
l’Atlantique et de la Manche, manuscrit, 1980.
ALN Patrice Brasseur, Atlas linguistique et ethographique normand, tome 2, 
cartes 374-779, Paris, Éditions du CNRS, 1984. 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

QUELQUES RÉFÉRENCES
Identi�cation des oiseaux :
h�p://www.oiseaux.net/oiseaux/europe.html

Identi�cation des poissons, animaux et végétaux marins :
h�p://doris.�essm.fr

Baudrillart, Jacques Joseph (1827), Traite general des eaux et forets, chasses et peches, 4e partie, Dictionnaire des peches, Paris  : 
h�ps://books.google.fr/books?id=kH7rKUZ-SL0C&pg=PP7&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=snippet&q=p%C3%AAcherie&f=false

Lecomte, Jules, Dictionnaire pi�oresque de marine, éd. de l’Estran, Douarnenez, 1982 (1835)



Enquêtes principales
1 Bray-Dunes
2 Grand-Fort-Philippe
3 Calais
4 Boulogne-sur-Mer
5 Étaples
6 Berck
7 Le Crotoy 
8 Saint-Valéry-sur-Somme 
9 Ault
10 Dieppe 
11 So�eville-sur-Mer 
12 Saint-Pierre-en-Port 
13 Yport 
14 Étretat 
15 Le Havre
16 Trouville-sur-Mer 
17 Dives-sur-Mer 
18 Ouistreham 
19 Courseulles-sur-Mer 
20 Port-en-Bessin-Huppain 
21 Grandcamp-Maisy 
22 Saint-Vaast-la-Hougue 
23 Bar�eur 
24 Cherbourg 
25 Auderville 
26 Flamanville (Diéle�e) 
27 Barneville-Carteret 
28 Saint-Germain-sur-Ay 
29  Blainville-sur-Mer 
30 Granville 
31 Genêts 
32 Guernesey 
33 Sercq
34 Jersey 
35 Cherrueix 
36 Cancale 
37 Saint-Jacut-de-la-Mer 
38 Saint-Quay-Portrieux

LOCALISATION DES POINTS D’ENQUÊTES

Relevés partiels
9S Monchy-sur-Eu 
9SW Criel-sur-mer 
10NE Berneval-le-Grand 
10E Wanchy-Capval
10S Auppegard 
11W Saint-Valéry-en-Caux
12E Saint-Riquier-ès-Plains 
12SE Ourville-en-Caux
13NE Fécamp 
13E Saint-Léonard 
14E Bolleville 
15NE Angerville-l’Orcher
15E Saint-Aubin-sur-Quillebeuf 
16SE Boulleville 
15S Hon�eur 
16NE Pennedepie 
17SE Danestal 
18S Escoville 
18W Luc-sur-Mer 
19E Langrune-sur-Mer
21S Neuilly-la-Forêt 
21SW Auvers 
22S Saint-Marcouf 
22W Saussemesnil 
23W Cosqueville 
25E Omonville-la-Rogue
26NE Teurthéville-Hague 
27N Surtainville
27NE Magneville 
27S Portbail 
28N Surville
28NE Varenguebec 
28E Marchésieux 
28S Créances
30N Lingreville
30SE  Saint-Aubin-des-Préaux 
31SE Saint-Laurent-de-Terrega�e 
35E Servon 
35E Saint-Suliac 

Paroisses de Guernesey  
T : Torteval
SPB : St-Pierre-du-Bois
SSr : St-Sauveur
F : La Forêt
SM : St-Martin
C : Le Câtel
SS : St-Samson
V : Le Valle

Paroisses de Jersey
SO : St-Ouen
SP : St-Pierre
SB : St-Brélade
SJ : St-Jean
Tté : La Trinité
SM : St-Martin
G : Grouville
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1. (La) MER
ALN 599*

  FORTE (en parlant de la mer)

  VAGUE

  VAGUE DÉFERLANTE
  
  VAGUE QUI PASSE SUR LE PONT DU BATEAU
  
  PAQUET DE MER, COUP DE MER
  Quest. 24b

mɒi̯r (T, F)

mwɛ̞ʁ
mwœ̆ʁ
mwœχ

//

me
me

me

mɛʁ

me
me

me (SO, Tté) mɛ

mɛʁ

//

mɛ̆ʁ

mɛ̆ʁ

mɛʁ
mɛʁ

ma

mɛ
me

me

mɛʁ

meʁ

me

me

me

6 t͡ʃɛʁ a mɛ̆ʁ « tomber à l’eau, passer par-dessus bord ».
13 il a ramɒse ɛ̃ bylö /œn ʁɒklɛi̯ « il est tombé à l’eau, il est passé 
par-dessus bord ».
18W sy la me, swo la me  « au bord de la mer ».
4 kɑ̃ ɔ̃ pɑ̆sö l gʁine ɔ̃ ʃɑ̃ʒö d mĕʁ « quand on passait le cap 
Gris-Nez, on changeait de mer ».
32(SSr) la saö̯s « l’eau de mer ».
32(SSr, F) l salɛ̃ « le sel de la mer (sur le varech), l’air salé ».
32(T) la be d bist͡ʃeː « le golfe de Gascogne ».

Forte (en parlant de la mer)
ryd 32(T) 34(SO)
ʁydʁ 33
dyʁ 9SW 35
34(SO) la mɛ e kum le mɔ̃ː, la mɛ rigdɔn, la vjɛʎ e gros « la 
mer est agitée ».
10 la me bul, 13 j a d la vaʁvau̯n « la mer est agitée ».
16 « On entend la mer [me] brailler [bʁɒje] au plein ».

19 la me e mele « la mer est agitée (lorsque le vent et le courant sont 
contraires) ».
21 la me bulɑ̃ʒ « la mer est démontée ».
21 la ma ɛ kɔm ɛ̃ kateʃis, 32(T) la mɒi̯ e kɔm ɛn ɥiːl, 34(SO) 
la mɛ e kɔm ɛn jɛl « la mer est d’huile, très calme ».
5 (Au printemps) lez jɛʊ̯ fløʁis « l’eau de la mer est trouble ».
3 (Au printemps) l mɛʁ al fløʁi, 4 l mĕʁ al fløʁi, al my, 11W lez 
jaö̯ ʁnuv « la mer se couvre d’écume ».
32(T) (Au début du printemps) la mɒi̯r s nuvøl « la mer se renou-
velle (en déferlant) ».
4 dy plakɛ̃ «  les détritus qui encombrent les �lets, au printemps, 
quand la mer “�eurit” » ; de bub « des détritus divers, algues ou petits 
animaux marins ».

DICTONS :
33 la lyn ləvɑ̃t / la mwɛʁ bwɛtɔ ləvɑ̃t : après le lever de la lune, la 
mer grossit.
34(SO) a la lyn levɑ̃t la mɛ bɒ̆ la bɑ̃k « au lever de la lune, la mer 
frappe le pied de la falaise ».

Vague
Le mot vague est rarement utilisé. On lui préfère lame, de même sens.
gɔm 4 
lwɛ̃m 34(SB, SO)
lumɒi̯ 32(T)
swæl 32(T, SPB)
sɥɛl (m.) 33
sɥɛlɛ 33

33 sɥɛl désigne aussi le balancement du bateau lorsqu’il est à l’arrêt.
11W la me bul, 11W j a dy buli, 11W 13NE sa bul « il y a de 
grosses vagues ».
31 la bɑʁ də me « le mascaret ».
21 ʁaplaʒ « roulis ».
7 d l ul, 20 d la gɔm « de la houle ».
24 d la gɔm « une longue houle (par beau temps) ».
10 myʁ (m.) « très grosse vague de houle ».
11W j a dy vɛʁpali « les vagues se rencontrent violemment, sous 
l’e�et de courants inverses ».
24 ʃa weʃ, ʃa ʁweʃ « le bateau est agité dans tous les sens ».
(En parlant du bateau) 11W i pyʃ, 13 14 il a l ne dɑ̃ la plœm, 15 il 
a l ne dɑ̃ la plym « la proue du bateau s’enfonce dans la mer ».

Vague déferlante
tʁe (m.) 28N
baʁdi (m.) 10 13 14 15
do də ʁvif (m.) 13
À Berville-sur-Seine (Seine-Maritime) : gɔm « vague » ; spécialement 
« vague qui déferle après le passage d’un bateau (sur la Seine) ».
13 kalɔʒe, 20 bätolɛ « déferler ».
35 sa ʁwɑʃ (dɑ̃ l plɛ̃), j a d la ʁwɑʃʁi « les rouleaux déferlent 
bruyamment ».
36 la mɛʁ eʃal o plɛ̃ « la mer déferle à marée haute ».
17 la vag ekal « la crête éclate avant que la vague ne retombe ».
24 j a dy ʁsjaʒ « le haut de la vague se rebrousse, contre le vent (en 
bord de mer) ».
37 la lam fe paʁäpɥi « la vague s’enroule ».
3 l mɛʁ al byk a l kɔt « la mer frappe rudement le haut de la plage ».
22 la mɛ ɛkal, 36 j a d la lve « les vagues se brisent sur les rochers ».
11W j a d la ʁɑ̃tʁɛnɛ, 13 j a d la gʁaö̯ʒ, 13NE 14 j a d la gʁɒʒ, 
15 la me ʁavɑʒ « la mer déplace les galets ».

Vague qui passe sur le pont du bateau
bavaʃ 14 
bavaʃ də mɒkʁɛ 11W 13
bavaʃø (m.) 15
31 acy « (dans la baie) méandre de rivière où il n’y a pas de courant » ; 
la ʁsɛs « la force du courant » ; ɛ̃ pwa d o « un très fort courant ».

Paquet de mer, coup de mer
pjɛ̞ʃ də mɒi̯r (f.) 32(SPB)
pie̯ʃ de mwœʁ (f.) 33
pjɔ̃ 36
bafɔ̃ 38
36 ɔ̃n a pʁi de pjɔ̃ dɑ̃ la ɟœl « on a reçu des paquets de mer dans la 
�gure ».

mɛ

mĕʁ

me
me

me

mĕʁ

mɛʁ

me

me
me

mɛʁ, me ?

me
28Nmɛ

28S me

9SW

18W
me

10NE me

12E me

mɛ (SO)

25E

22W

27N 27NE 22S

mɛ, mɛ̞

mɛ
mɛ

mɛ
mɛ

27S mɛ

mɛ̞

12SE me

30N

23W

me

mɛʁ
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2. LA PHOSPHORESCENCE DE LA MER
Quest. 29

      

(la mɒi̯r mir) (T)

?
×

(l ö bʁɒziʲ)

(l o et ɑ̃ fø)

dy bʁɑzi
dy bʁɑzi

(la mɛʁ bʁaziʲ)

dy miʁaʃ

//

dy bʁɒzɒʒ 

(ʃa bʁɑzil)

 dy bʁɒzi
(la me et ɑ̃ fy)

(la me et ɑ̃ fø)

(ʃa bʁɑziʎ)

×

?

dy bʁazil
(la me bʁaziʲ)

//

dy bʁɒj
(la me bʁɒj)

dy bʁɒzi

//

//
//

//

//

(l jɛʊ̯ al bʁɑ̆s)

Les mots entre parenthèses signi�ent « la mer est phosphorescente ».
Ce phénomène lumineux que l’on observe la nuit sur la mer est dû à la 
présence d’un nombre important de zoophytes à sa surface. Aux points 
32(T) et 38, les informateurs ont peut-être confondu avec le scintille-
ment de la surface de la mer, qui est un phénomène diurne.
20 fɔʁfɔʁɛsɑ̃ « phosphorescent ».
25 ʃa miʁãu̯d « le tremblement de l’air déforme la vision des terres, 
des rochers, etc. ».
37 la me et ɑ̃ miʁ « la mer scintille ». Pour l’informateur, c’est un 
signe de vent dans les quarante-huit heures qui suivent.

Commentaires des informateurs :
35 s e de vɛʁ lɥizɑ̃ « c’est des vers luisants ».
35 « C’est mauvais pour la pêche ».
37 « Ça gêne pour pêcher ».

dy bʁɑzi
(la me bʁɑziʲ)

dy bʁɒzi
(la me fe fy)

11W
dy bʁɑzi dy bʁazɛ̃

//

×

(l mĕʁ al bʁiʲ)

(l mĕʁ al etɛ̃i̯sɛl)

(la me et ɑ̃ fø)
(la me bʁaziʲ)(sa bʁɒs)

×

de vɛʁ fɔʁfɔʁɛsɑ̠̃
de vɛʁ lɥizɑ̠̃
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3. (L’)ÉCUME
Quest. 28a

   DES EMBRUNS
   Quest. 28b

  DES PETITES ONDULATIONS SUR UNE MER CALME
      

bruː (T)

bʁʊː

//

ekyœ̰m
ʁvolɛ̃ː m. p.

ekym

bʁo

ekym

gal
bʁuɛt
ətʲym

vaʁvod

brœ̜ (SO)
eːt͡ʃœ̰m (SO) bʁo

ecym

//

//

//

ekyœ̰m

bʁo

ekym

ecœ̰m
etʲœm

bʁo
bʁo, bʁɔ

mus
mutɔ̃ m. p.

//

//
//

//

36 Gale est peut-être un mot du vocabulaire enfantin.
3 belje « gros mouton d’écume ».
25E lav̥ʃɛ̃ (m.) « écume que la mer apporte sur le rivage ».
29 l bʁuɛ, l bʁwɛ « l’écume qui précède le �ot de la marée montante ».
4 l gʁesɛ̃ « l’écume de la mer qui sèche et recouvre la plage ».
5 l gʁesɛ̃ d lä mɛ̆ʁ « ce qu’il y a dans la mer ».
10 l gʁɛsɛ̃ « la substance huileuse à la surface d’une mer agitée, au 
printemps ».

Des embruns
dez ɑ̃bʁɛ̃ 10 35 37 38
dez ɑ̃bʁœ̃ 13 14 17 27 28 36 37 
dy kjapö  25
de ʁflẽ  13
dy pudʁɛ̃ 23
dy pudrẽ  34(SO)
d la pusjɛʁ 16
dy lɑ̃freː  34(SO)
dy bʁusɑ 33
dy bʁusẽ 33
d la fʁimeː 29
d la waʃ  24
d l aʁswɛ̃ 4

d l aʁswɛ̞̃j 2
ɛ̃ pjɔ̃  30
de pyʃö  20
l salɛ̃  31
l bʁizæʁ  3
2 l mɛʁ al pɛʁ sɔ̞̃ vɑ̃ « la mer balaie la digue et envoie des embruns».
10 11W 12 ʁflɛ̃ « petit paquet de mer (écumes, embruns) ».
30 En recevant les embruns, on dit : « autant pour les crosses ».

Des petites ondulations sur une mer calme
de ʁizeː 11W 25 29
de bʁizɛt 2
de aʃiː 11W
de pat d alwɛt 14
de pat də muʃ 30
d la lɒ̆p 34(SO)
dy lapɛː 34(SO)
11W la me s fʁiz, 14 la me fʁiz, 32(T) la mɒi̯r piʒɛ̞̃n « il y a de 
petites ondulations, du clapot ».
27 ʃa fʁizɔt « il y a du clapot ».
12 d l aʁsjal «  des vaguele�es dans les bassins  (quand il y a une 
tempête en mer) ».

//

mus

mus
//

mus
ekœ̰m

mus

ecym
ecym mus

bʁo

bʁo
28N bʁo

28S bʁo
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døn (T, SPB, C)
skɒʃ (SPB)

+

bɑ̠̃k (SO)

dœ̰n

dœn
+

//

dœn

dœn

dyn

dœ̰n
dyn dyn

+
+

+

+

4. DUNE
Quest. 1

  LA MONTÉE SUR LA DUNE
  Quest. 2

  PASSAGE ENTRE LES DUNES

  LES TERRES SABLEUSES SITUÉES DERRIÈRE LES DUNES

  FALAISE
  Quest. 3

  CHEMIN D’ACCÈS À LA MER (dans la falaise) 
  Quest. 4

  PASSAGE POUR UNE CHARRE�E ENTRE LES ROCHERS (à la mer)  

//
dɛ̃n

dyn

kʁu m.

dœ̰n
//

//

dyn dyn+

//

6 ʁɑ̃pe ʃe kʁu « monter sur la dune ».
23 lä dyn « la partie de la côte qui s’étend de Saint-Vaast à la baie des 
Veys » ; dyneː « habitants de ce�e côte ».
21 l ekɔʁdje « la rade » ; il n’y avait pas de port autrefois.
21 ekɔʁɒʒ « droit de 5% perçu sur la vente du poisson, pour l’entretien 
du port ».
23 lä kou̯ᶴʃiː, 36 la bɑ̃ʃ « le quai ».
24 l epi (m.) « la jetée ».
32(SSr, C) la koʃiː « le port ».
33 la bɒi̯, la bwɛ̞ « la baie ».
34(SO) talystr (m.) « digue ».

La montée sur la dune
l pɑ̆saʒ 2
la sɑ̃t 35N
l sɑ̃tʰje 36
lä bɑ̃ʃ 30
lä bɑ̱̃k 34(SO)
l bɛ̞̃ 32(T)

lä bɛ̞k̃ 32(SPB)
la bʁɛk 22S

Passage entre les dunes 
t͡ʃɛʁiʁ (f.) 28N
kminɛ 28N
bʁɛk (f.) 28N 
ʁɑ̃p (f.) 27 
tʁøaj (f.) 5
kulwaʁ a vɑ̃ 5
kʁɑ̃ 3
28S amɔ̃ « chemin de descente à la mer (pour les embarcations) ».
34(SO) mɔ̃teː « rampe d’accès pour les bateaux ».
35E ʃmɛ̃ d̥ tɑ̃g « chemin de desserte dans les polders ».

Les terres sableuses situées derrières les dunes
le mjɛl 28 28S 29 34(SO)
la mjɛl 27
leː mjɛl 27
le mie̯l 27N
le mɪl 27S
le mjɪl 27S
5 l vɛʁdɛ̃ « l’espace vert entre la mer et les dunes, où paissaient les 
vaches ».

Falaise
falɛz 3 9SW 10 12 14 16 17 19 20 30 38
fɑ̆lɛz 6 7
falɛːz 13 38
falɛi̯z 11 25
falɛ̞ið̯ 34(Tté)
falez 8 23
faleð 34(SO)
falɛs 29
fɑ̆lɛs 5
falɛːs 21
fales 27
falis 4
falɑz 37
bɑ̰k 33
bɒ̰k 34(SO)
kou̯ti (m.) 32(SPB)
kɔu̯ti (m.) 32(T)
kaö̯ti (m.) 32(T)
ʁabin 36
12 kjɛ̃ d̥ falɛz « éboulement de falaise ».
21 l gʁy « la roche dure de la falaise ».
34(SO) lä bɑ̃k « le bas de la falaise ».
34 le kaʁamjeð (SO), le gaʁamjeð (Tté) « les endroits presque 
impraticables, dans les falaises ».

Chemin d’accès à la mer (dans la falaise)
kmẽ d faleð 34(SO)
pɒ  34(SO) (en toponymie)
desɛ̃t (f.) 4
dvalœ̜ 32(SPB)
valeː (f.) 21
valøz (f.) 9SW 10 13 14
avalœ 11
dvalœ 11
gavɛ (f.) 6
9SW kɔʁd « descente à la mer abrupte par une échelle, un escalier, … ».
33 la cejɪʁ « le chemin qui descend au port » (toponyme).

Passage pour une charre�e entre les rochers (à la mer)
t͡ʃɛrjɛr (f.) 32(SPB)
t͡ʃɛʁiʁ (f.) 29
t͡ʃiðjɛð (f.) 34(SO)
nɔu̯ (f.) 22
23 ʁez (f.) « sorte de chenal dans les rochers, visible à marée basse ».
28 besjeʁ (f.) « larges passages de sable entre les rochers ». On y 
tendait les otʁeː (voir les marges de la carte n° 39 « �lets »).

//

+
+

dyn

kʁo m. p.

dyn
dyn dyn

dyn

dyn
28N

dœn
ɦug

27N ɦug

ɦug

28S ug

27S
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mɒr (T, SPB)

mɒʁ

mɒ̆̆̆ð (SO)

//

mɒʁ
maʁɛt

mweʁ

noː noː

5. DÉPRESSION DANS LE SABLE, MARE 
Quest. 8

   B�S DE MER
  Quest. 5a

  ONDULATIONS, RIDES DU SABLE SUR LA PLAGE

ʒwḛi̯d p.

mwæʁ
kav

mɑʁ
klɛʁɛ m.
maʁ

kav

mɒʁ

mɒʁ

mɑʁ
maj

mɒʁ
//

maʁ
maʁ

flɒ m.

bɑ̆ʃ

mwɛ̆ʁ

mɑ̆ʁ

baʃ
tʁø m.

?

bɑ̆s

L’eau y reste après le re�ux de la marée.
12 gɔdɛ (m.) « �aque formée par une dépression dans les rochers ».
21 de ʁapoʁ « des trous où se trouvent toujours des petits poissons et 
divers débris, par gros temps ».
30 hɔg (f.) « dans la baie du mont Saint-Michel, monticule qui cache 
un trou situé dans le sable derrière lui ».
31 de ɔg (f.), de bɔʁdivjɒ « de grands trous creusés par la mer ».
31 ul « dénivellation dans une rivière » ; ʃetɔ̃ « endroit tumultueux où 
tombe l’eau de la rivière après une dénivellation ».
31 mɔʁ də mɔ̃tɑ̃, mɔʁ də ʁtiʁɑ̃ « trous provoqués par le courant de 
mer montante ou descendante, qui se referment et occasionnent des 
sables mouvants ».
31 vaʁ « trou d’eau qui se forme autour d’un piquet ».

Bras de mer
pətit bɑ̃ʃ (f.) 36
noː (f.) 24
filɑ̃d (f. p.) 30
ʁəbu (p.) 30
gʁɛv (f. p.) 27S 
ɦɒ̆vʁ 27S
6 lä bɛ dy ti « la baie d’Authie ».
22S ɦɑvʁ (à Quinéville), 29 hɑvʁ, 32(T, SPB) hɒvr « port naturel ».
28N ɦɑv, 28S hɑvʁ, 30N ɑvr (à Bricqueville) « estuaire ».
35E kliʃ (f.) « avancée de la mer, sorte de petit chenal (au Mont 
Saint-Michel) ».

Ondulations, rides du sable sur la plage
kʁiɲɔ̃ (m.) 6
ʁene 4
vag 3
kɑ̃t (f. ?)  17
kɔtjɒ (m.) 31 
31 Les côtiâs perme�ent d’apprécier la force du courant ; plus ils sont 
gros, moins le courant est rapide.
31 sɑbl ɔ̃de « sable ridé ».
35 la gʁɛv e kave « la plage est creusée de sillons ».

//

maʁ d o
suj×

baʃ

baʃ

noː

maʁ d jaö̯

noː

mwaʁ
ot o

maʁ
maʁɛt

fjɑciʁ 28N

maʁ
maʁɛt

28S

21S noː

25E
mɒʁ
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6. RIGOLE(S) QUI SE FORME(NT) au re�ux de la marée 
Quest. 9

suj f.
filjɛʁ f.

rwɛ s. (T)

+

kɒ̆njoː p. (SO)
rɥe s. (SO)
rwoː p. (SO) 

ʁysɛ s.
ʁysjaö̯ p.

ʁɥɛ s.
ʁɥeː p. nɔː f.

//

ʁysɛ s.

ʁɥeː p.

latjɛʁ f.
ge s.

ʁɥɛ
ʁysjau̯

ʁyse m.

kʁɑ̃

kuʁ d ja
dalö s.

//

//

×

ʁnɛː p.
ʁnjaö̯ p.
ʁnøje
ʁnøjɛi̯ f.
kaʁnjaö̯
ʁigöle

kaʁnjɒ p.

//

//
×

kɑ̆ʁjɑö̯ p.
aʁjy

vɛɲ f.
kɛʁju m.

vḛn f.

kʁiʃ f.
ʁɥɛ

Ces mots sont masculins, sauf indication contraire. Lorsque le nombre 
n’est pas précisé, la forme est semblable au singulier et au pluriel.
10 Les crans sont plutôt de petites failles dans la craie de l’estran. L’eau s’y 
écoule à marée descendante.
28S Les ruets s’écoulent entre les rochers, le russé dans le sable.
37 La latière est plus large mais moins profonde que le gué.
21 saᴶiː (f.) « courant entre les rochers ».
31 la duv « l’ensemble des rigoles d’écoulement de la terre vers la mer ».
31 filɑ̃t (f.) « ruisseau entre deux bancs de sable ». Cela constitue un 
danger dans la baie ; ʁbu « (dans la baie) bras de rivière » ; 
ʁasɑ̃bləmɑ̃ « réunion d’une �lante et d’un rebout ».
35 bje « petit ruisseau qui s’écoule dans la mer ».

ʁo p.

kaʁnjaö̯

kʁɑ̃

//

ʁjø 

×

× ʁigɔl f.
ʁigɔl f.

kʁiʃ f.

siʲɔ̃
ʁɥɛ s.

28N
ʁɥɛ s.
ʁɥeː p.

28S ʁɥeː p.
ʁysɛ s.

ʁnja
ʁnje 

13NE 
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7. PLAGE ; EST�N 
Quest. 7a et 7b

  LES HABITANTS DE LA CÔTE

  (LES) HABITANTS DE L’INTÉRIEUR, LES PAYSANS

bɛ̞̰k (T, SPB, C, SS) ; grɒi̯v (SPB)

bɑ̃k ; gʁɛ̆v

plaʒ ; gʁɛv
plaʒ̥ ; gʁɛv

grɛv̥ ; ? (SO)

gʁɛv ; bɑ d l o m.

gʁɛv ; beː

gʁɛv ; plaʒ ?

plaʒ ; gʁɛv, ʁöci m.

gʁɛv

gʁɛv

plaʒ ? ; bɒs jo
plaʒ ? ; bɒs jo

pjaʒ, gʁɛv ; ʁɔtʲe m.

gʁav, pjaʒ ; ?

gʁɛv v., plaʒ ; bɑ̃ m. p.

//

pɛʁɛ m.
 

pɛ̞ʁɛ m. ; ʁɔcɛ m.

 ; ʁɔᵏce m.

//
? ; mujɛʁ p.

?

pje m. ; ?

? ; lɛs də bas mɛʁ

//
plaʒ ; gʁɛv p.

gʁɛv

gale m.

grɛv

gal m.

; ʁɔtʲe m.

Tous ces mots sont féminins, sauf indication contraire. En l’absence de 
point-virgule on ne distingue pas la plage de l’estran. 
La plage est la zone qui n’est pas normalement couverte par les marées. 
L’estran est la zone de marnage, tantôt couverte, tantôt découverte. En 
Haute-Normandie, la réponse à la question « plage » concerne 
l’ensemble des galets qui la couvrent.
20 21 La plage est couverte de sable, la grève de galets.
27 28 On distingue la grève « partie de l’estran où des galets se mêlent au 
sable » du roqui « partie de l’estran constituée de rochers ».
28S Sur la grève le sable est ridé ; sur le rebat le sable est lisse.
35 ale ɑ̃ gʁɛv « aller sur la plage ou sur l’estran ».
9SW ʁɛjɔ « alignement de galets laissés par la mer ».
11W 13 13NE 14 bʁɛ̃g, 15 bʁɛ̃d « levée de galets au point haut des 
marées ».
13 gal, 33 galo « galet ».
18 la gʁɛːf, 24 l pjɛ̃, 29 lə ʁba « le haut de la plage, là où arrive la 
marée haute ».

21 l peːʁa « la promenade du front de mer ».
31 mɔ̃dʁɛ̃ « passage surélevé qui borde la laisse de haute mer ».
12 le bɛ̞sje (f.) « les parties de l’estran qui ne sont accessibles qu’aux 
grandes marées ».
23W dez ɛkɒː (m.) « des bu�es formées par le sable (sur l’estran) ».
27 l tʁɛ « la partie de l’estran située près des rochers ».
31 35 36 kʁasje « amoncellements de gravier et de débris de coquil-
lages sur lesquels se �xent les moules ».
37 l kɔlɛ d̥ sab « l’estran sableux, où l’on pose des lignes de fond pour 
la pêche au bar ».
8 pas (f.) « gué qui permet le passage à marée montante ».
35 gol də vɑ « gaule qui balise les passages dans la baie du Mont 
Saint-Michel ; le passage lui-même ». Ex. : la gaule de vâ à Gustave.
28S le gʁapiʲɔ̃, 28 28N 28S lz ɛʁby, 31SE 35 35E l ɛʁby, 35 lez 
ɛʁby, 27N l ɦɒ̆vʁ « les prés salés ».
31 lez ɛʁby, le gʁɛv « les terrains de bord de mer où paissent les 
moutons » ; l gʁəvɛ̃ « les agneaux de prés salés ».

Les habitants de la côte
le gɑ d la maʁin 19
le maʁɛ̃ 1 38
ʃe matlo 3
le pecø 12
le peːkø 24
le peːkju 28
le ʁivʁɛ̃ 28 30
le kotje 15 30
le koteː 29
2 le kwɛj « sobriquet des habitants de Grand-Fort-Philippe ». On 
nommait les habitants du Petit-Fort [Philippe] le kɔj (selon la pronon-
ciation de l’interrogatif quoi). lez ytnaʁ « les habitants du quartier de 
Hu�es à Gravelines ».
3 ʃe ky sablø « sobriquet des habitants de Blériot-plage à Sanga�e »; 
ʃe makø d kyʁe « sobriquet des habitants de Boulogne » ; ʃe makø 
d bʁœl « sobriquet des habitants de Calais ».
30 le pjɒkuː « sobriquet des habitants de Donville et des communes 
situées plus au nord ».
32(C) la kɔ̞u̯t « la côte ».
36 de siɲɔʁi « des sobriquets ». 
36 le ulje, le gɑʁ d la ul, (le fiʲ də la ul) « les habitants du quartier 
du port de la Houle ».
36 le kaʁabo « les fanfarons ». On surnomme ainsi les marins de 
Saint-Malo qui « se vantent de Surcouf », dont on dit que ses équipages 
étaient de Cancale.
36 le po blø « sobriquet que les Granvillais donnaient aux Cancalais 
d’après leurs paletots bleus ».

(Les) habitants de l’intérieur, les paysans
kɑ̃paɲaʁ 17
peizɑ̃ 3 10
pɛzɑ̃ 23
peːzɑ̃ 24
pizɑ̃ 4
pɛltɑ 37
pɛtʁɒ 30
kiɲɛö̯ 2
keɲaö̯ 5
bzu 23
pje d̥ bø 35 36
bokaʒeː 29
teʁjɛ 3
teːʁjɛ̃ 27
tɛʁjɛ̃ 4 38
tɛʁjɑ̃ː 25
ky tɛʁø 30
cy teʁø 18 28 38
ky teʁuː 29
maʁʃɑ̃ d bɛt 12
tɔt͡ʃø d bɛt 19
ʃwɒʁ 30
36 maʁau ̯, nɔ̃bʁi ʒon « habitants du marais ». On les embauchaient 
pour le dragage des huîtres.

gale m.
pɛʁɛ m. 

pɛʁa m. ; bʁɛn

; ʁɔce m.

pɛʁɛ m., gal m. ; //

plaʒ ; 

//

plɒʒ

platje m.
ʁöce m.

plaʒ ; ɛb

plaʒ ; gʁɛv

plaʒ ; ʁɔtʲe m.

plaʒ ; ʁöʃe m.
plaʒ ; bɑ̃ d ʁad m.

? ; plaʒ

plaʒ ; gʁɛv, ʁöci m.
plaʒ, gʁɛv ; ?28N

plaʒ ; 
gʁɛv
aʁba m.
liːzɑ̃ m.

28S

30SE

13NE 
pɛʁɛ m.

11W
12E 10S

23W
gʁɛv, peːʁɛ m. ; ?

22S // ; gʁɛv p.

gʁɛv
plɒʒ
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8. DÉBRIS APPORTÉS PAR LA MARÉE ; �MASSER CES DÉBRIS
Quest. 10a et 10b

  �MASSAGE D’OBJETS PRÉCIEUX OU DE PIÈCES DE MONNAIE SUR LA PLAGE

dɛ̞ vaʁɒi̯ ; ×

l grɒ̆vɒ̆ʒ (SO)

; alɒi̯ e kɒ̆pɒ̆ʁi (SPB)

; ×

l li d la mɛʁ ; ×

le pla (d la mɛʁ)
le plɛ̃ (d la mɛʁ) ; ×

l bavɛ d la mɛʁ ; fɛʁ le plɛ̃

//

l flo ; ×

la lag ; ×

l li d maʁeː ; ×

//

l pjɑ̃ ; alö a gʁavaʒ

l libɛ d jo ; ×
l libe d pjɛn me ; alo o pʎɛ̃

× ; ala o ʁibjɔ̃
le ʁapoʁ ; ale a la kot lez epav ; ×

//

× ; ale a la lɛm

l apɔʁ ; 
× ; ale a la lɛm

d l epyʁ ; ×

dy debʁi ; ×
də l maʁe ; ×

× ; ale ö blɛ̃djaʒ̥

?

de ʁapyʁɛ̃ ; ×

//

de kɒ̆pɒ̆ri (SPB) 1 28N Il s’agit surtout de bois.
4 ʁɑ̆ d̥ kɔt « personne qui ramasse des épaves ».
5 ale ʃole a l kɔt, ale dʁage a l kɔt « �âner au bord de la mer dans le 
but de ramasser des épaves » ; ʃolaʁ « gamin qui traîne dans les rues ; 
ʃolaʁd, ʃolʁi « jeune �lle qui traîne hors de chez elle ».
25E l gʁavɒʒ « le fait de ramasser ce qui est amené par la mer ».
34(SO) l pʎɛ̃ « le varech déposé par la marée haute ».

Ramassage d’ojets précieux ou de pièces de monnaie sur la 
plage 
gʁaʒ (f.) 13NE 14
gʁɑö̯ʒ (f.) 13
degʁɑdaʒ 15
degʁadɑʒ 11
10 l ʁapɔʁ « les objets, bijoux, etc., perdus sur la plage » ; fɛʁ əl 
ʁapɔʁ « ramasser les objets, bijoux, etc., perdus sur la plage ». 
16 « Faire un tour à la mine d’or » : parcourir la plage pour ramasser les 
pièces perdues par les estivants. (En cas de tempête le sable s’envole et 
découvre les pièces de monnaies et autres objets perdus).

× ; ale a l eʃu

//

ale a la lɛm
fɛʁ la lɛm

× ; ale a l eʃu 

×

× ; fɛʁ əl kɔt

// ; ale a l eʃu 

× ; ale a la bas jo
×

× ; ale a la min d ɔʁ

l leː d la mɛʁ ; ×

l pjɛ̃ ; fɛʁ lə pjɛ̃
28N l gʁavɑʒ ; ×

l pjɛ̃ ; fɛʁ lə pjɛ̃

de modɛ̃ (T)
dy pɒ̆kɒ̆ri (T)

de kapariː (SSr, F)

l wɛrɒ̆ʒ (SO)

28S

9SW
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9. PETITE CAVITÉ DANS LES ROCHERS ; CAVERNE
Quest. 11 et 12

pɛrty m. (T, SPB)

hul ; kav

hul (SO) ; kɒ̆v (SO)

tʁu m. ; gʁɔt, vut

tʁu m.

tʁu m. ; kʁik

tʁu (d pɛʃ) m. ; gʁɔt
× ; hul

kav ; ×

tʁu m. ;+

tʁu m. ; gʁɔt

hwɔl ;+

ɦul ; gɦŏt

//

ul ; tʁu m.
//

+

ʁul ;+
ɦul, ʁul ; gʁos ʁul

 ; lykaʁn

ul ; 
ul ; gʁɔt

?

+; gɔb

?
? ; myʃ

? ; gʁɔt

//

+

tʁutʁu m.
kavɛʁn

; kɒf (T, SPB)

ɦul
ʁul

; ?

kʁɒɲɪʁ

6 Selon l’informateur, les gobes sont connues à Dieppe et au Tréport. 
Elles servent de champignonnières ainsi que de logements pour les 
bʁigvil « travailleurs du port ». ʃ e lö k i ʁɛstwɛt / dɛ ʃe gɔb / ʃ 
etwe de bʁigvil « c’est là qu’ils habitaient, dans les gobes, les 
travaileurs du port ».
11 gob « cavernes dans la falaise ».
12 suːz ɛl « cavités très profondes ».
14 On entreposait autrefois les crustacés dans les gro�es.
18 le ʁɛv (f.) « les écores, escarpements des rochers plats ; ce mot 
dénomme également les trous qui se trouvent souvent à la base ».
18W ʁɛv « cavité très profonde pouvant mesurer jusqu’à 0,60 m de 
haut et possédant parfois deux issues » ; ʁeːzje (m.) « petite cavité, peu 
profonde ».
28N Certaines cavités dans les rochers où l’on trouve des crustacés 
avaient un nom : kaniul, la ul dy sʏ, la ul də l ɛs, la ul de pjatiʁ, 
la ul dy ɦumɛ, la ul a dögɔ̃, la ul de navɒʁ.
29 hul « grande cavité qui possède deux issues ».
32 huːl « cavité profonde, où peut se loger un congre, par exemple » ; 
pɛrty (m.) « cavité peu profonde pouvant servir d’abri aux crabes, par 
exemple ».
33 ʁɛl « strie, cannelure (d’un rocher) ».
34(SO) krɒ̰n « crevasse dans les rochers ».
37 kɑ̃ʃ « fente dans une paroi rocheuse ».
11 ɑ̃ule « caché dans un trou (à propos d’un crustacé) » ; deule « ôter 
(un crustacé) du trou où il est logé ».
13 deuːle « retirer des houles ; dénicher, extirper ».

ul ; gob

ul ; //

ul ; gɔb

ɦul ; //

hul
;+

suːz ɛl
ul

tʁɛu̯ m. ;+

+

ʁɛv ;+

ʁɛv ;+ʁɛv ;+

ʁɛv ;+ʁezje m.

+

ul ;+
ul ;+

ul ;+

27N

25E

28N

28S

kʁɑ̃ m.

huːl (T, SPB)

18W
19E

13NE 
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10. CAILLOU ; ROCHER
Quest. 13 et 14
   
   ROCHER QUI AFFLEURE EN MER
   Quest. 14b
  
   AMER

   L’ÉTENDUE DE ROCHERS DÉCOUVERTS À MARÉE BASSE

rŏk f. (T, SPB)

ʁɔu̯k f. ; 

pjɛ̞r f. (SO) ; 

 ; ʁöʃe
kɒju ; ʁɔk, pave

kɒju

kaju ; ʁöci

kaju ; ʁɔʃ f.

//

kaʎu ʁwolã ; kaʎu

kaju, ʁɔʃ f.

kaju ; ʁɔk f.

//

platʲɛʁ f. ;

? ; 

platɛ̃ ; kaju

pjɛʁ f. ; ʁöʃe

ʁɔk f.

kajœ ; ?

+

? ; ʁɔk f.

?

//

gɑ̆le ;+

+

tet də kɑju f.
tet də kɑ f.

kaju ; 
; bulo (T, SSr)

ʁŏk f. 
ʁɔcie̯

kaju
ʁɔʃ f.

?

?

kaju
ʁöci

rötʲi (SO)
rɔk f. (C)

kaju

Les mots qui précèdent le point-virgule désignent un caillou que 
l’on peut déplacer. Ceux qui le suivent désignent un rocher �xe.
13 kaʁnjaö̯ « rocher » à Saint-Pierre-en-Port, selon un informateur.
32 Bulon « caillou lisse » ; roque « caillou rugueux ».
32(T) Pluriel de bulo : bula̟ö̯.
33 Pluriel de ʁɔciə̯ : ʁɔcɛʁ.
9SW 10 la bit (f.) « le silex noir du bord de mer ».
11W pti møniː (m.) « plaques rocheuses ».
11 ʁɛv « roche de silex adhérant au fond rocheux et hérissée d’aspérités ».
11 ʁɔktɔ̃ « petit rocher » ; dy pɛʁe « des galets » ; dy dmipɛʁe 
« du gros sable mêlé de gravillons ».
13 ekö « a-pic dans les rochers ».
16 d la koskaj « concrétion calcaire propre à certains fonds » ; de 
platjeʁ « des roches plates ».

18 Plaquières « rochers plats ».
22 pjatɛ̃ (m.), pjatɔʃ « pierre plate que l’on déplace à la pêche à pied ».
25 kalwas « roche tendre ».
27 fɔ̃ aʁdɑ̃ « fond rocheux ».
29 l ʁɔktönaʒ « l’ensemble formé par les petits rochers ».
32(T) dy fɔr pɒ « un fond rocheux ».
32(T) dy turnɒʒ̥ « des cailloux que l’on déplace (à la pêche à pied) »; 
bulɒi̯ « déplacer (un caillou) en (le) faisant rouler ».
33 lɛ̞ bwɛkjɑi̯, l dɔu̯ d ljɛʁ, bʎɑ̃kɑ̆ʁ sont les noms de hauts-fonds 
rocheux. 
34(SO) pɛ̞rɔ̃ « rocher arrondi ».
11 pɛ̞ʁe « caché sous une pierre (en parlant d’un crabe) ».
34(SO) kapeː (v.), bɛ « cap ». Ces mots sont surtout employés en 
toponymie.

Rocher qui a�eure en mer
kaju 28S
kajɛu̯ 4
ʁɔʃ (f.) 14
ʁɔk (f.) 21
röcɛ 32(SPB)
ʁötʲe 18
röt͡ʃɛ 32(T)
ʁɛf 3
bɒs (f.) 30 36
tet (f.) 23
tɛt də ʁɔk (f.) 10
tet də kɑ (f.) 28N
3 bas (f.), kwɛ̃ mal pave « haut-fond rocheux ».
22 ʁidɛ̃ « haut-fond rocheux ».
29 (Le rocher) tet « a�eure ».
33 yn pɪe̯sɑ̃t ʁɔu̯k « un rocher de très grande taille ».
37 a ba flo « qui a�eure (en parlant d’un rocher) ».
32(T, SPB) buː (f.), 33 bʊː (f.) « rocher immergé ».
32(SPB) sufjerɛ̞s « cheminée dans les rochers d’où l’eau rejaillit en 
gerbes ».
28 L’informateur cite les noms de rochers (ou groupes de rochers) 
suivants : le mɔʁtə fam (qui découvrent en dernier), le ʁɔci de 
mulje, l ʁɔci d la mɥɛt, l gʁɑ̃ kupe, l peti kupe, lə omɛ, lə pti 
omɛ, le malɛʁʃiː, le kaban.

Amer
maʁk (f.) 36
mɛʁ 22 33
mɛ̆ʁ 33
eme 2
aliɲmɑ̃ 21
33 t ɑ dɛ̞ mɛ̆ʁ / i fɔ k t ɑ̃n ɛ̞ jœ̰ paʁ tsy l ot / e bɛ̃ kumə ʃ tə di 
la kɔ̃ʃɑ / ty fwɛ̞ sɛʁvi / ʃ ɛ̞ sy l iːl / j a le pɔu̯t / la bwɛ̞ dy pɔu̯t 
/ e pi j a yn d͡ʒɔn kʁak dɑ̃ la bɑ̃k / e ty mwɛ la kɔ̃ʃɛ paʁ la d͡ʒɔn 
kʁak e pie̯ ptɛ̞t la nɛʁ pjeʁ paʁ lə bɛ d l iːtʁiʁ / u paʁ la gʁœn 
e ʃuⁿna / t ɑ̃n a jy̰ d ʏ bɔʁ e l ot də l otʁ / ʃ ɛ̞ d mɛ̞m kə ty tʁuv 
tɛ̞ bwɪ e ʃuⁿna « tu as des amers… il faut que tu en aies un par-dessus 
l’autre. Eh bien, comme je te dis, la Conchée… tu te sers… c’est sur l’île, 
il a le Pôt, la baie du Pôt et puis il y a une fente jaune dans la falaise et tu 
mets la Conchée par la fente jaune et puis peut-être la pierre noire par la 
pointe de l’Huîtrière, ou par la Grune, etc. Tu en as un d’un côté et l’autre 
de l’autre. C’est ainsi que tu trouves tes bouées etc. ».
11W miʁɑʒ (m.) « ligne d’horizon ».

L’étendue de rochers découverts à marée basse
l ʁöʃe  21
l rötʲi  34(SO)
l rɔkɒʒ  32(SPB)

kaju ; ʁɔk f.

// ; ʁɔci

kɒju ʁuːlu
; ʁɔtʲi

kaju ; ʁɔk f.

pjɛʁ f. ; ʁoʃe

pjĕʁ f. ; ʁoʃe

// ; ʁɔk f.

ʁötʲe
kaju

kaju ; placɛʁ f. p.
+

× ; ʁöʃe

kaju ; ʁɔci 
kaju pjɑ ; ʁɔt͡ʃi 28N

kaju ʃte

9SW

bylɔ̃ (SPB)
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11. DU SABLE VASEUX
Quest. 15

   BANC DE SABLE

   HAUT-FOND SABLEUX

d lä vɒs (T, SPB)

d lä vɑz

d lä vɒz (SO)

d la vɑz̥ d la vɑz

d la vɑz

dy sab vɑzø
d lä vɒz

d lä jiːz

d lä fɑ̃g

//

//

//

+
? d lä vɑz

dy vɑzje

d lä vɑz

d lä vɑz̥

d lä vɒz

d lä vɑz

d lä vɒz mɔl

də l wɑ̆z, d l ö puʁi

de wɑz

de waz

de wăz

də l wɑ̆s

də l buʁb

3 s ɛ̃gʁɑ̆ve « s’enliser dans la vase ».
5 de tɛʁk « de la tourbe ».
29 veːz (f.) « trou dans la tangue ».
37 maʁn « tangue ».
37 d la fwɛʁɛt « de la vase très molle, après une tempête ».

Banc de sable
bɛ̞̃ d̥ sabjɛ̞̃  32(T)
bas (f.)  36
bɔs (f.) 35
bɑ̃ʃ (f.) 31
bɑ̃k (f.) 11
2 Noms de bancs de sable : l bɑ̃ dy sɑdeti (banc de Sande�ié), l bɑ̃ 
dy gʁö ʒak, l bɑ̃ d l ɛʁte.
4 suj (f.) « endroit sableux où l’on s’enfonce ».
19 ɑ̃suje « enfoui dans le sable ».
11 sɑblɛː « ensablées ».
20 ʃab, 28 28S sɑb, 33 sabjɔ̃ « sable ».
20 Noms de bancs de sable : la gulɛt, lez o varjɑ̃t, tɔlvi.

28 placeʁ (f. p.) « dépôts de sable au milieu des rochers de l’estran ».
28S sabjɔ̃ (m.) « terre sablonneuse ».
28S gʁavẽ « gravier, sable grossier ».
28S L’informateur cite des noms de bancs de sable qui sont découverts 
à marée basse : la lɔ̃g pwɛ̃t, lə katide, l bɑ̃ d pjɛʁ, l bɑ̃ viktoʁ, 
feːlɛ, l bɑ̃ d gʁo sabjɔ̃, la bwoʁak, la vɛʁʃɛl.
31 dez aʁdɑ̃ « des bancs de sable mou dans la rivière ». 
31 tet də bɑ̃ « extrémité d’un banc de sable ».
31 platjeʁ « vaste étendue plate de sable ». On peut s’y diriger grâce à 
l’orientation des rides du sable ».
31 ɑvɑ d o (m.) « vaste étendue plate de sable recouverte d’eau ». Ce 
type d’endroit est dangereux par temps de brouillard, car on n’y a aucun 
repère.
32(T) fɛ̞̃ d̥ sabjɛ̞̃ « fond sableux ».
34(SO) frɑ̃ fɔ̃ « fond sablonneux ».

Haut-fond sableux
de ʁidẽ 12
de ʁidɛ̃  1 2 10 11 11W 13 13NE 14 15 16 18 19 
de ʁitɛ̃ 14
ɛ̃ ʁidɛ̃s 3
12 Commentaire de l’informateur : « la mer tourne par-dessus ».
13 14 Lorsque la mer est calme, l’eau est agitée par de petits remous sur 
les hauts-fonds sableux : le ʁidɛ̃ fʁiz (13), le ʁidɛ̃ maʁk (14). 
17 ʁidɛ̃ (m. p.) « sortes de dunes qui forment un relief sur le fond 
sableux de la mer ».
16 kɔdʁɔ̃ « haut-fond vaseux ».
21 bɑ̃ « banc de sable » ; il est dangereux pour la navigation, car la 
hauteur d’eau y est faible. 
21 bɑ̃kɑj (f.) « banc de sable couvert par une hauteur d’eau permet-
tant la navigation ».
31 teʁeː (f.) « haut-fond dans une rivière de la baie du Mont 
Saint-Michel ».
31 pomɛl « couche de sable mouvant sur un fond dur ». « C’est pas 
dangereux, mais c’est indigne [“di�cile”] à marcher là-dedans ».
31 talaʁ « éboulement de sable provoqué par la mer (aussi dans les 
courbes des rivières) ».
35 ɛ̃ talaʁ « une bu�e dans le concave » ; sa talaʁd dɑ̃ le kwɛ̃ « une 
bu�e se forme dans un méandre concave ». 

d lä vɑz
dy sɑb puʁi

//

d lä vaz

dy sap piʃaʁ

dy sab̥ pisaʁ

d lä vɑz

d lä vɑz̥
d lä vɑz

d lä vɑz
d lä tɑ̃g puʁiː

d lä vɑz
28N d la tɛ̃g
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12. LE FLOT, LA MARÉE MONTANTE
Quest. 17

   (La mer) EST HAUTE

   LA MARÉE HAUTE

   C’EST LA MARÉE HAUTE

   DES REMOUS, DES TOURBILLONS

l fjo d mɒi̯ (SSr)
(lä mɒi̯r e ɒ̰ mɛ̞̃tɛ̞̃) (T)
(lä mɒi̯r mɛ̞̃nt) (F)

l fʎa̟o̯
l fʎɔ̞u̯t
(la mwœχ mɔ̞̃t)

lä mɔ̃teː
l mɔ̃tɑ̃

l flo
la mɛʁ mɔ̃tɑ̃t
(j a flo)

l fjö

l mɔ̃tɑ̃
l flo

l flo

l flol flo
(j a flo)

l mɔ̃tɑ̃

l mɔ̃tɑ̃

l fjo

//

l fjo

l fjo l fʎo
(j a dy fʎo)

//

l flö
(j a l flo)

l flö

l flö

l maʁe mɔ̃tɑ̃t

(l mɛʁ ɑ̆l mɔ̃t)

(l mɛʁ al mɔ̃t)

(əl mɛ̆ʁ æl mɔ̃t)

(i vɑ̆ flu)

//

(əl mɛʁ al mɔ̃t)

l fʎo

l fjo

l fjo

l flö

l fly 
(ʃtə me mɔ̃t)

lə ʁmɔ̃
l aʁmɔ̃ 
lə ʁmɔ̃tɑ̃
l aʁmɔ̃tɑ̃
(la me ʁvi)

l fʎy

(J’ai aussi entendu l flö à Va�eville-la-Rue et Berville-sur-Seine, en 
Seine-Maritime).
Les locutions entre parenthèses signi�ent « la mer monte ». Aux points 
2 3 5 7 8, le ɔ̃ de mɔ̃t est une voyelle brève.

23W maɒ « marée ».
31 la geː « la marée (en tant que temps que l’on passe à la pêche) » ; on 
parle de la guée du matin et de celle du soir.
4 l ɛb « le mouvement de la mer, à la montée comme à la descente ».
23 l te:ʁ « le courant de �ot ».
33 lɛ ʁsuʁdɑ̃ « l’inversement de la marée, lorsqu’elle remonte ».
33 la maʁɛ̞ː tʲœ̜ʁ ʁɛd « la marée produit beaucoup de courant » ; lə 
fʎɔ̞u̯ cœ̜ʁ o nɔʁdɑ e l ɛb cœ̜ʁ o sœʁwɛ « la marée montante 
dirige le courant vers le nord-est et la marée descendante le dirige vers le 
sud-ouest ».
28S la me ʁbul « la mer commence à remonter ».
34(SO) l mulẽ « le mouvement de la mer, lorsqu’elle commence à 
monter ».
33 ul ɛ̞ a mie̯ mɔ̃tɛ̞ « (la mer) elle monte depuis trois heures » ; ul ɛ̞ 
a mie̯ ʁtʁɛt « elle descend depuis trois heures ».

35 S’il est midi ou une heure et que la marée basse est à 11h42, par 
exemple, on dit : il e midi ᵈ bɑ / yn œʁ də bɑ « il est midi / une 
heure, et la mer remonte ».

(La mer) est haute
e haö̯t  32(T)
e plɛn 13 16 20
e pjɛn 27 28S
e pjɔn 22W
et o gal 11
et o plɛ̃ 14 35 36 37
e o plɛ̃ 35
e o pʎɛ̃ 33
e o pjɒ̰ 32(T)
ba sɔ̃ pjɛ ̃ 28
ba sɑ̃ pjɛ ̃ 28S 29
bɒ̆ sɑ̃ pʎɛ̃ 34(SO)
COMPTINES :
32(T) bɛrɑö̯ bɛrɑö̯ / la mɒi̯ e ha̟ö̯t / tɔ̃ batɛ e pjɔ̃ d maga̟ö̯ 
« Bréhaut Bréhaut [nom de famille], la mer est haute, ton bateau est 
plein d’asticots ».

La marée haute
lə plɛ̃ 35 38
l plɛ̃ 17 19 20
l pʎɛ̃ 33
l pjɛ̃ 22 28N 28S 29
l pjɑ̃ 30N
la plɛn mɛʁ 38
la plɛn mĕʁ 4
la plɛn me 10
la pjɛn me 29
la pjɛn mɛ 22
la plɛ̃ mɛʁ 5
l plɛ̃ mɛʁ 3
la plɛ̃ mɛ̆ʁ 9
la pjɔn mɛ 23W
la pjɛn ma 21
la mwɔl joː 23
31 lə o d l ö, l plɛ̃ « le point haut de la marée ».

C’est la marée haute
il e plɛn mɛʁ 24
il e pjä̰n mɛ 25
il e plɛ̃ mĕʁ 6
il e plɛ̃ mɛ̆ʁ 8
il e l plɛ̃ d l o 37
18 o plɛ̃ « à marée haute ».
31 ɔ̃n e d maʁu « on est trop tôt sur place pour relever les �lets ; la mer 
est encore trop haute ».

Des remous, des tourbillons
de ʁmu 12 17 18 19
de ʁmo 25
d l aʁmu 2 (provoqués par l’hélice du bateau)
d l aʁmuj 4 
dez aʁmu 6
de tuʁbiʎɔ̞̃ 33
de turbiʲɛ̞ ̃ 32(T) (par mer agitée)
de ʁtuʁ 37
de bujɔ̃ 10
de bwojɔnmɑ̃ d maʁɛ 21
de bwɔʎɒʁ 23 (sur les hauts-fonds)
de ʁidɛ̃ 23 (sur les hauts-fonds) 33
de surt 32(T) (par mer calme)
de ʁɔ̞u̯lmɑ̃ 33
dez iljɛ 34(SO) (quand deux courants se rencontrent)
de remwɒ̆ʒ 34(SO) 
d la remɥœðiː 34(SO) 
ɛ̃ nœ d maðeː 34(SO) (là où les marées se rencontrent)
ɛ̃ mulẽ 34(SO) (à l’inversion de la marée, quand la mer  
 commence à monter)
3(SO) de gwoljo, 24 de ʁvɛʁ də maʁɛ, de ʁapɔʁ də maʁɛ « des 
tourbillons provoqués par un courant inverse au sens de la marée ».
19 le siʲɔ̃ « le �ux généré par l’hélice ».
31 bujɔ̃ « remous dans une rivière de la baie du Mont Saint-Michel ».

l flo
la ʁmɔ̃tɑ̃t
(la me mɔ̃t)

l fjo

l mɔ̃tɑ̠̃
la mɔ̃tɑ̠̃t
(la me ʁmɔ̃t) la mɔ̃tɑ̃t

(la me mɔ̃t)

l flo
(l mĕʁ al mɔ̃t)

l flo
(əl mɛʁ al mɔ̃t)

(ʃtə mɛʁ a ʁmɔ̃t)

l flo
l flol flo

l mɔ̃tɑ̃
(la mɛʁ ʁɑ̃vwa)

l fjo

l mɔ̃tɑ̃

l mɔ̃tɛ̃
l bujɔ̃
(la mɛ ʁkaʃ)

9SW
10NE

15E

21S
28S

23W

26NE

28N

30N

27N (la mɛ mɔ̞̃t)
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13. LE JUSANT, LA MARÉE DESCENDANTE
Quest. 18

   (La mer) EST BASSE

   À MARÉE BASSE

   C’EST LA MARÉE BASSE

   L’ÉTAL DE BASSE MER

   LA MER EST ÉTALE (À MARÉE BASSE)

(lä mɒi̯r e ɒ̰ dvalɛ̞̃) (T)
(lä mɒi̯r erdevɒl) (F)

l ɛb
lə ʁcejɑ̃
(lä mwœ̆ʁ devɒ̆l)
(lä mwœ̆ʁ ɛʁtɪʁ)

l ɛb
(j a l ɛb)

l ɛb
(lä ma bwes)

l ɛb

//

//

l ʒyʒɑ̃
la mɛʁ besɑ̃t
(la mɛʁ bɛs)
(j a ʒyʒɑ̃)

l besɑ̃
(la mɛʁ ʁətiʁ)

l ʒyʒɑ̃
(j a ʒyʒɑ̃)
(la me bɛs)

l ʒyzɑ̃
l desɑ̃dɑ̃
(la mɛ bes)

l ɛb
l ʒyzɑ̃
(lä me bes)

l ʒyzɑ̃
(j a ʒyzɑ̃)

l ʒyːzɑ̃
(la me tsɑ̃)

lä desɑ̃t
(la me ʁtiʁ)

//

l maʁe beʃɑ̃t

(l mɛʁ ɑ̆l deʃɛ̃)

(əl mɛ̆ʁ al deʃɛ̃)

(i vɑ ɑ̆ ɛb)
(l meʁ al deʃɛ̃)

(l mɛʁ al baʃ)

(əl mɛʁ al desɛ̃)

l ʒyzɑ̃
l besɑ̃
l desɑ̃dɑ̃
l deʃjɑ̃
(la me bɛs)
(la me s əʁtiʁ)

l ɛb
l bwɛ̞sɑ̃
(lä me tsɑ̃)

l ɛb
(lä me bes)

l beːsɛ̞̃

l ʒyːzɛ̞̃
l ɛb

lə ʁfʎy
l ʒyzɑ̃

l beːsɑ̃
lə tsɑ̃dɑ̃
(lä me tsɑ̃)

l ʁaval

ʃ ʁəfly
(ʃtə me a bɛs)

(i ʁtʁɛ)

(J’ai aussi entendu l ʁaval, lə ʁfly à Berville-sur-Seine (canton de 
Duclair, Seine-Maritime).
Les locutions entre parenthèses signi�ent « la mer descend ».
3 amulimɑ̃ « commencement du �ot descendant ».
4 amölimɛ̃ « hauteur maximale du �ot ».
4 l mĕʁ al tuʁn « la marée s’inverse (à la montée ou à la descente) ».
6 i ʁal « la mer commence à descendre ».
19E d ɛb « à marée descendante ».
23 l ʁo:ʁ « le courant de jusant». j a gʁɑ̃t ɛb « il y a un fort courant 
de jusant ». On dit alors : ʃa delaʃ.
33 kikfwœ̝ ty t n alɛ̞ ɛ lyː dɑ̃ lɛ̞ vẽ kʎao̯ / e ty t n alɛ duv la 
maʁɛ / sy la maʁɛ / e ty t ɑ̃kʁɑi̯ / eː dy momɑ̃ k la maʁɛ kuo̯ʁɛ 
tʁɔu̯ t etɛ öbli dœ lvwɛ l ɑ̃kʁ e t n alɛ dɑ̃ yn ɔu̯t pʎɛʃ / wɛ̞ k la 
maʁɛ ʁsjutɛ̞t / falɛ k ty tʁavɑʎɪs duv lɛ maʁɛ « quelquefois tu 
t’en allais aux lieus dans les Vingt Clos et tu t’en allais avec la marée, sur 
la marée, et tu t’ancrais. Et quand le courant de marée était trop fort, tu 
étais obligé de lever l’ancre et tu t’en allais dans un autre endroit où la 
marée convenait à nouveau. Il fallait que tu travailles avec les marées ». 

(La mer) est basse
e bɑs  28S
e bɒ̆s  33
e bɒs  29 30N
e baʃ  7
e bɑ̆ʃ  8
et o bɑ 36
et a bɑ 35
et a fɛʁ sɔ̃ bɑ 35
e plɑ̃n 2
13 o plɛ̃ « à sec à marée basse » (en parlant d’un bateau que l’on 
ne�oie, par exemple).
30 l pje d mɛʁ « le point le plus bas où la marée basse se retire (que ce 
soit en morte-eau ou dans les grandes marées) ».
31 l bɑ d l ö, l pje d mɛʁ « le point bas de la marée ».

À marée basse
o bɑ 35
o bɑ d l o 35 36 37 38
a bas jo 10
a bɑs jo 18W
a bɒs jo 18 18W 19 22 29
a bɒs jɔ 33
a bɒs ja 28S
a bɒs jaö̯ 13
o lizɑ̃ d la me ?  28S
35 ɔl e ʁtiʁe o bɑ « elle est basse » ; lə bɑ d la mɛʁ s e kɑ̃k ɛl e 
o laʁʒ « la marée basse c’est quand elle est au large ».
38 maʁe d bɑ d l o « marée basse de vive-eau ».

C’est la marée basse
il e bas jö 16
il e bɒs jɔ  25
il e bɒs ja 21
il e bas jø 6
il e bɑs jɒ 20
ʃ e la bɑs jo 28
ʃ e l bɒ dᶾ joː 34(SO)
ʃ e bɒs joː 29
DICTONS : 
33 plɛ̰n lœ̰n u mɔʁt jɔ / la lœ̰n ɔu̯ sʏk / il ɛ bɑs jɔ « pleine lune 
ou morte-eau, la lune au sud, il est marée basse ».

L’étal de basse mer 
l etɛjmɑ̃ 25
l lẽgɑ̃ 33
l amulimɛ̃ 6
la mɔl jo 28
la mwul jo 22
la mɔl jaö̯ 28S
l mɔl jaö̯ 5
l bɑ d l jo 28

La mer est étale (à marée basse)
l mɛʁ al e a l etal 3
la me et a l etal 17 37
la mɛʁ fe sɔ̃n etal 35
la mɛʁ et a sɔ̃n etal 35
l mɛʁ et a sn etal 9
j a etal də bɒs jo 24
ɔ̃n e etal də maʁɛ 17
ʃa asɛk  23

la me bɛsɑ̃t
(la me dʃɑ̃)

l ʒɥyzɑ̃
(la mɛ bes)

la desɑ̃dɑ̃t
(la me desɑ̃)

la desɑ̠̃dɑ̠̃t
(la me deʃɑ̃)

l besɑ̃
(el mĕʁ al desɛ̃)

l besɑ̃
l ʒyzɑ̃
(əl mɛʁ al bĕs)

l ɛb
l ʒyzɑ̃
l bɛsɑ̃

l eb l ɛb

lə tsɑ̃dɑ̃
lə ʁtiʁɑ̃
(la me ʁtiʁ)

l besɑ̃
lə tsɑ̃dɛ̞̃

10NE

15E

(la mɛ bes)
l ʒyːzã

l ɛb

26NE

27S
28N

(la mɛ dvɒ̆l) (SO)
(lä mɛ rt�̆ð) (SO)

le rtiðɑ̃ (SO)

 

le rt͡ʃiʲɑ̃ (SO)

18W
28S

23W25E

(la mɛ̞ tsɑ̃)

27N(la mɛ tsɑ̃)

30N (la me rtir)

35E
(la mare sœ rtir)

21S
(lä me ʁtiʁ)
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14. (LA MARÉE CROÎT EN AMPLITUDE), la mer …
Quest. 21b

   L’AUGMENTATION DU COEFFICIENT DE MARÉE

   G�NDE MARÉE
   

?

rpwɛ̃ (SO)

ʁapɔʁt

e ɑ̃ ʁpɔɲɑ̃
e ɑ̃ ʁpwɛɲɑ̃
gʁɑ̃di
gɑ̃ɲ

ʁapɔʁt
e sy l pəɲä
e sy l puɲɑ̃
(j a dy pəɲɑ̃)

ʁapɔʁt

ʁapɔʁt

(j a dy ʁvi)

//

ɑ̃ ʁpʁɑ̃

//

//

pʁɑ̃ dy ʁvi
ʁpʁɑ̃ pʁɑ̃ dy ʁvi

pʁɑ̃ dy degʁe
pʁɑ̃ dy ʁvif
ʁpʁɑ̃ dy ʁvif

pʁɑ̃ dy ʁvif

pʁɑ̃ dy ʁvif

(j a dy ʁvif)

?
?

?

?

?

(əl maʁe al ɔgmɑ̃t)

(j a dy pɔɲɑ̃)

Les locutions entre parenthèses signi�ent « la marée croît en amplitude ».

L’augmentation du coe�cient de marée
lə ʁvif 11 13NE 18
l mɔ̃tɑ ̃ 19
l ʁapɔʁ 38
l pəɲɑ̃ 36
l pɔɲɑ̃ 31 37
lə ʁpɔɲɑ̃ 35
le rpuɲɑ̃ 34(SO)
31 l dəgʁe « le coe�cient de marée ». 
28N j a dy dəgʁɛ « le coe�cient de marée est important ». 
31 maʁe de gɒpɑ, 36 maʁe de gɑ̃pɑ « marée d’équinoxe 
d’automne ». Les témoins indiquent que la mer remonte alors dans les 
rivières et charrie de la menue paille.
35 l gʁɑ̃ d la maʁe « les marées de vives-eaux ». 

Grande marée
gʁɑ̃ mɛʁ 5
gʁɑ̃ meʁ 6
gʁɑ̃ me 11 23 37
grɑ̃ mɛ 34(SO)
gʁɑ̃ mɛ̞ 25
gʁɑ̃ mwɛʁ̞ 33
grɛ̞̃ mɒir̯ 32(SSr)
gʁɑ̃d maʁɛ 9SW 10 12
gʁɑ̃n mæʁɛ 3 9
gʁɑ̃n meʁe 6
gʁɑ̃n maʁɛ 27
gʁɑ̃d majɒ 22
gʁɑ̃ maʁeː 20
gʁɑ̃ maʁɛ 4 17 18 19 19E 21
gʁɑ̃ maʁɒ 25E
gʁɑ̃ maʁɛː 13
grɑ̃ maðeː 34(SO)
gʁɛ̃ maʁeː 28
gʁɛ̃ maʁɛ 28N
grɛ̞̃ marɒ 32(T)
gʁɑ̃ flo 3
gʁɛ̃ fjɔ 28
le gʁɑ̃dz o 31
de ɔt jö 8
23W yn bɛl gʁɛ̃ mɛ̞ « une très grande marée ».

pʁɑ̃ dy ʁvif

pʁɑ̃ dy ʁvi

pʁɑ̠̃ dy ʁvif

pʁɑ̃ dy ʁvif

?

?

ʁpʁɑ̃ dy ʁvif

ʁkʁeː

ʁkaʃ
ʁa dy vɪ

ʁkaʃ

28N

28S ?
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15. (LA MARÉE DÉCROÎT EN AMPLITUDE), la mer …
Quest. 22b

   LA DIMINUTION DU COEFFICIENT DE MARÉE

   LA MORTE-EAU
   Quest. 22a

?

?

?

pɛʁ

e py mɔʁt
e ɑ̃ deʃejɑ̃
e ɑ̃ deʃwɑ̃
pɛʁ

pɛʁ
e sy l dəʃjɑ̃

pɛʁ

mɔʁti

(j a dy ʁpɛʁdɑ̃)

//

ɑ̃ ʁpɛʁ

//

//

ʁmɔʁti
ʁpɛʁ amɔʁti

pɛʁ dy degʁe
ʁamɔli

(la maʁe möli)

s ɑ̃ va sy la mɔʁt ja

ɑ̃ ʁpɛʁ
(la maʁɛ moːli)

?
?

?

?

?

(əl maʁe al diminy)

(j a dy t͡ʃejɑ̃)

Les locutions entre parenthèses signi�ent « la marée décroît en 
amplitude ».
35 sa peʃ mjø dy ʁpɔɲɑ̃ kə dy deʃejɑ̃ « la pêche est meilleure en 
marée croissante qu’en marée décroissante ».
DICTONS :
37 d la bʁym o t͡ʃejɑ̃ (dɑ̃ l deku) / d la ple su twɑ ʒu « de la 
brume en marée décroissante (ou dans le décours de la lune), de la pluie 
sous trois jours ».

La diminution du coe�cient de marée
la pɛʁt də la mɛʁ 38
l deʃwɑ̃ 31
l deʃeɑ̃ 36
l deʃejɑ̃ 35
lə t͡ʃejɑ̃ 37
30N la me u bes par dizɥit « c’est une marée d’1,80 m ».

La morte-eau
l mɔʁtjö 3 9
l mɔʁtjɔ 7
l mɔʁtjø 6
l mɔʁtjaö̯ 5 28S
l mɔʁtᶴjaö̯ 4
la mɔʁtjo 10 11 16 18 28
ʃtə mɔʁtjo 9SW
la mɔʁtjoː 23 24 27
la mɔʁtja 20 21
la mɔʁtjɔ 29 33
la mɔʁtjɔu̯ 30
la mŏrtjaö̯ 32(T)
la mɔʁtᶴjaö̯ 23W
la mɔʁtᶴjo 17 19 31
la mɔrtᶴjo 34(SO)
la mɔʁtʰjɔu̯ 38
la mɔʁtʰjau̯ 37
la mɔʁtjau̯ 36
la mɔʁtjaö̯ 25
la mɔʁtᶴjɛ 28N
la mɔʁto 14 35
l mɔʁ d o 35
la mɔrt marɒi̯ 32(SSr)
l fjɑ̃ d jaö̯ 13
11 la me mɔʁti « la marée est proche de son amplitude la plus faible ».
27 la me e mɔʁt, 38 la mɛʁ e mɔʁt « la marée est de très faible 
amplitude ».
29 « Des eaux mortes » : là où il n’y a pas de courant (dans une rade, par 
exemple).
31 mɔʁtᶴjo mɔʁt « marée de morte-eau de coe�cient inférieur à 90 » ; 
mɔʁtᶴjo viv « marée de morte-eau de coe�cient supérieur à 90 ».

ɑ̃ ʁpɛʁ

ʁmɔʁti
e sy l ʁəmɔʁ

nɑ̠̃ ʁpɛʁ

s ɑ̃ va vɛʁ le möʁtjo

(sa amɔʁti)
(sa ʁamɔʁti)

//

×
(ɔ̃n aʁiv ɑ̃ mɔʁtᶴjo)

//

ɑ̃ ʁpeʁ

ɑ̃ ʁpɛʁ mɔʁti

28N

28S
s ɑ̃ va dɑ̃ l besɑ̃
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16. NORD ; NORD-EST
Quest. 27a et 27f
   
   LES TERMES POUR INDIQUER LA FORCE DU VENT

   VENT « HAUT » ; VENT « BAS »

       

nor (T, F, C) ; nɔrdeː (T)

noʁ
noχ 

nɔ̆r ; 

nɔʁ ; nɔʁdei̯
nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁdæi̯, nɔʁdei̯

nɔʁ ; nɔʁde
noʁ ; nɔʁɛst

noʁ ; nɔʁdeː

nɔʁ ; nɔʁdeː

//

//

//

noʁ ; nɔʁdɛ̞
noʁ ; nɔʁdeː

noʁ ; nɔʁdeː
noʁ ; nɔʁ ; nɔʁdɛ

nɔʁ ; nɔʁdɛ

nɔʁ ; nɔʁdɛ

nɔʁ ; nɔʁɛs

nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; //

nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁdeː

//

16 le nɔʁdjœ « le vent du nord ».
14E 15NE 15E 16NE l vɑ̃ ʁpɛʁ o nɔʁ « le vent retourne toujours au 
nord ».
23 le vɑ̃ sɔ̃ fʁɑ̃ noʁ « le vent vient exactement du nord ».
33 le vɑ̃t ɛ̞ nɔ̆ʁ « le vent vient du nord ».
16 piʁwɛtœ « qui change souvent (en parlant du vent) ».
16 l vɑ̃ s ekut « le vent sou�e par intervalles ».
19 l vɑ̃ balɑ̃s « le vent change ».
37 lə vɑ̃ a l œj gʁɑ̃. Commentaire de l’informateur : « le vent joue », 
c’est-à-dire change fréquemment.
DICTONS :
5 vɛ̃ d nɔʁ / ö swaʁ i dɔʁ « vent de nord, le soir il dort ».
14 « Le vent de nord est pris de nuit, il n’a jamais vu deux fois le pot 
bouilli ». Commentaire de l’informateur : « il change avant le 
lendemain midi ».
20 vɑ̃ d noʁ pɛʁdy / va le ʁtʁaʃe o sy « vent de nord perdu, va le 
rechercher au sud ».
20 « Vent de nord qui prend de nuit ne voit jamais deux fois minuit ».

21 vɑ̃ d noʁ / pɑ̃ ta kapɔt e doʁ « vent de nord , pends ta veste cirée 
et dors ».

Les termes pour indiquer la force du vent 
Ils sont aujourd’hui souvent empruntés à ceux de l’échelle de Beaufort 
(ex. « petite brise », « jolie brise », « bonne brise », etc.), et nous ne les 
indiquons pas ; mais certains informateurs gardaient le souvenir de la 
marine à voile où le nombre de ris pris dans la voile était l’échelle de 
mesure. On dit encore « il vente (à) un/deux/trois ris » (6 16 20 21 23 
25 29 37) et « il vente à tous les ris » (23 24 36). Cependant, ɛ̃ ʁi d vɑ̃ 
caractérise un vent de force 4 à 5 aux points 17 et 19.
 - Calme plat
kalm a pla 30
tu kalm  5 6 8 11W 13 16 36
6 i fwe de vɛ̃ d apik, i fwe de kalmɛ̰ɲ « il ne fait pas de vent du 
tout ».
13 la muk bœʁɛ a l jaö̯ « les mouches boiraient dans l’eau » : la mer 
est parfaitement calme.
32(T) pɒ kɒzi ɛn lɛ̞m də vɑ̠̃ « presque pas de vent ».
33 lez akalmjɔu̯l de nwɛ « le temps calme au moment de Noël ».
 - Force 1-2
œn bɔn tit bʁiz 11W
ɛn pur ptit briz 32(T)
ɛ̃ pti pelɥe 37 (« une petite brise sur l’eau »)

ɛ̃ (pti) rice 32(T)
yn bʁizɛt 36 37
yn brizɛt (də makθɛ) 34(SO)
 - Force 2-3
yn vwal də vɑ̃ 18 20
yn vwɛl də vã 25
yn vwɛl də vɑ̃ 27 29
yn vwel də vɑ̃ 21
yn (gʁɔs) vwɛl də vɑ̃ 24
yn (bwɔn) vɛl də vɑ̃ 23
13 i ʁvɛʁdi « le vent se lève ».
11W l vɑ̃ s emuk, l vɑ̃ mɔ̃t « le vent se lève ».
 - Force 3-4
yn bwɛl bʁiːz 2
 - Force 5-6
ɛ̃ gʁö fʁe 27
ɛ̃ dmi ku d vɑ̃ 13
dy mwajɛ̃ tɑ̃ 2 6
œn pjɔl 13
d la pjœl 13NE 14
d la pjɔl 10 14
d la pjol 10 11W 12 15
17 j a ɛ̃ pø d pjol « il y a un peu de vent ».
33 j avwɛ bʁɪskɪ « il y avait beaucoup de vent ».
6 i fwe an mɛʁ a naviʁ, 32(T) i vɒ̰t buɔ̯̃ freː « il y a beaucoup de 
vent ».
11W dy ʁaʃẽ « des rafales de vents ».
36 de ʃɑ « des rafales de vents ». Commentaire du témoin : « c’est des 
brises qui passent ».

Vent « haut » ; vent « bas »
 - Vent du nord : « le vent est haut » (16SE 17SE 25E), « les vents 
sont hauts » (15NE 28NE), « le vent est du haut » (10E), « le vent est 
d’en haut » (21S)
 - Vent de secteur nord à est : « les vent sont hauts » (10NE)
 - Vent d’est « le vent est en haut » (30N), « le vent est de bas » (22S)
 - Vent du sud : « le vent est bas » (17SE), « le vent est du bas » (10E), 
« le vent est de bas » (21SW 27NE 27S 28NE)
 - Vent d’ouest : « le vent est bas » (16SE), « les vents sont bas » 
(35E), « le vent est du bas » (10NE), « le vent est d’en bas » (21S)
22 l vɑ̃ e ɦau̯ « le vent vient du secteur est à nord-ouest » ; l vɑ̃ e bɒ 
« le vent vient du secteur est à sud-ouest ». 
23 de ʁoː vɑ̃ « des vents de nord-ouest à sud-est ».
11 15E « Le vent remonte » : il tourne vers le nord.
11 « Le vent redescend » : il tourne à l’ouest.
15E « Les vents baissent » : le vent tourne vers l’ouest ou le sud.
DICTON :
16 « Bas le soleil, bas le vent ». 

nɔʁ ; nɔʁdɛ

noʁ ; nɔʁdɒ

nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁdɛ

nɔʁ ; nɔʁde

noʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁde

nɔʁ ; nɔʁde nɔʁ ; nɔʁde
nɔʁ ; nɔʁdeː

//

noʁ ; nɔʁde
noʁ ; nɔʁdeː

11W

28N

15E

23W

26NE

27S

28S

30N

25E

27N

28NE
16SE

11W

noʁ ; //

noʁ ; noʁɛ̞

noʁ ; //

noʁ ; nɔʁde

nor ; nɔrdeː

noʁ ; //
; nɔʁdɒi̯

nɔ ; //nɔʁdɑ
nɔʁde// ; nɔʁdeː

nɔrdeː (SO)
nɔrdɛ̞ (SB, SM)

// ; nɔʁdɛ̞ 

// ; nɔʁdɒe̯
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17. EST ; SUD-EST
Quest. 27c et 27h

   VENT D’AMONT

   VENT D’AVAL
 

eːs ; 

ɛ̞i̯st ; 

est (M, SO)
 

ɛs ; sɥɛt
ɛs ; sɥɛ

// ; sɥɛd

ɛs ; sɥɛt
est ; sɥɛd

est ; syet

ɛst ; syeː

//

//

//

ɛ̞ ; sɥɛ̞
est ; sɥeː

ɛs ; 
eː ; es ; sɥɛ

̞ɛ̞s ; sɥɛ̞t

ɛs ; sɥɛ̞d

ɛs ; //

ɛs ; sɥɛt

// ; syɛt

//

// ; swɛt

ɛst ; sɥeː

//

Vent d’amont
vɑ̃ d amɔ̃ 10 10NE 11 12SE 13E 14 15E 16 16NE 16SE 18 18W 20  
 21 21S 21SW 22 22S 23 23W 25 25E 26NE 28E 28S 29  
 30N 30SE 31SE 35E 34(SO) 35
vɑ̃ d amɔ̃ː 27S 
vɒ̃ d amɔ̃ 34(SO, SM)
vɑ̃ d amɔ̞̃ 33 
vɑ̃ d amɞ ̃ 22W 27N 
vɑ̠̃ d amɞ̃ 27NE 
vɑ̠̃ d amɔ̞̃ 28NE 
vɑ̠̃ d amɔ̃ 12 28
vɒ̃ d amɛ̞ ̃ 32(F, T)
vɛ̃ d amɔ̃ 4 6 9S
vɛ̃ d ɑ̆mɔ̃ 9
vɛ̃ d ɑ̆mɔ̞̃ 2
vœ̃ d amɔ̃ 13

- Vent de nord : 6 9 10NE 11 12 14 21 21SW 22W 22S 26NE 27NE 27S 
28NE 28E 29 30SE 35E
- Vent de nord à nord-ouest : 4
- Vent de nord à est : 9S 20 25 31SE
- Vent de nord-est : 16 23 23W
- Vent de nord-est à nord-ouest : 10 34(SO, SM)
- Vent de nord-est à sud-est : 2 16 18
- Vent d’est : 10NE 13 18W 20 21 22 25E 27N 28 28S 30N 35
- Vent d’est à nord-est : 32(F, T) 33
- Vent d’ouest : 16SE
21 l vɑ̃ e paʁ amɔ̃ « le vent vient de l’est ».
DICTONS :
2 vɛ̃ d amɔ̞̃ ʁɛs a t mezɔ̞̃ / j a pa t pisɔ̞̃ « vent d’amont, reste chez 
toi ! Il n’ y a pas de poisson ».
3 vɛ̃ d amɔ̃ ʁɛst a t mezɔ̃ « vent d’amont, reste chez toi ! ».
4 vɛ̃ d amɔ̃ / ʁɛ̃t a t mezɔ̃ « vent d’amont, rentre chez toi ! ».
5 vɛ̃ d ɑ̆mɔ̃ / dy pɛ̃i̯ a l mezɔ̃ [et aussi] vɛ̃ d ɑ̆mɔ̃ / ʁɛst a l mezɔ̃ 
« vent d’amont du pain à la maison (ou reste à la maison) ». Quand le 
vent est d’amont, on mange chez soi / on reste chez soi ».
12 vɑ̠̃ d amɔ̃ kaʃ pœsɔ̃, 13NE vɑ̃ d amɔ̃ kaʃ pɛsɔ̃ « le vent d’amont 
chasse le poisson ».
13 vɑ̃ d amɔ̃ kaʃ pekɒj « le vent d’amont chasse le produit de la 
pêche ».
14 l vɑ̃ d amɔ̃ ɛ dy tɑ̃ d bɛl dam « le vent d’amont (du nord) c’est 
du temps de belle dame ». Commentaire de l’informateur : « il se lève 
vers 10h30-11h00).
14 « Le vent d’amont, au bout de neuf jours, s’il n’est pas mort, il remet 
ça pour trois jours ».

14 « Soleil en lune, vent d’amont en brume » : quand la lune et le soleil 
sont tous deux visibles, le vent du nord se manifeste avec de la brume.
16 « Vent d’amont pas de pain à la maison ».
20 vɑ̃ d amɔ̃ pesɔ̃ ʁɔ̃ / vɑ̃ d ava pesɔ̃ pla « vent d’amont, poisson 
rond, vent d’aval poisson plat ». (Quand le vent est à l’est, le poisson est 
abondant, quand il est à l’ouest, il est plus rare).
28 l vɑ̠̃ d amɔ̃ fɛʁm la ɟœl o pesɔ̃ « le vent d’amont ferme la gueule 
au poisson ». (Quand le vent est d’est, le poisson ne mord pas).
28 l vɑ̠̃ d amɔ̃ s lɛv e s kuʃ avɛk le mutɔ̃ « le vent d’amont (d’est) 
se lève et se couche avec les moutons ».
33 ʃy vɑ̃ d amɔ̃ iʃɛ̃ / i va kmɑ̃ʃɪ duv la lœn / e i s ɑ̃ va kɔ̃tinɥɛ 
/ ɑ̃t͡ʃɪ k la lœn nə sɛ finɪ / mwɛ s i rkəmɑ̃ʃ əgɛn dʊv la nuvwœl 
lœn / ty pœ kaʁkylɛ k ʃ ɛ yn ot sie̯ smɛ̰n « ce vent d’amont-ci va 
commencer avec la lune, et il va continuer jusqu’à ce que la lune soit 
�nie. Mais s’il recommence avec la nouvelle lune, tu peux compter que 
c’est une autre durée de six semaines ».

Vent d’aval
vɑ̃ d aval 10 13E 15E 16NE 14 16 18
vɑ̠̃ d aval 12
vɑ̃ d ava 18W 21 22 25 25E 28E 28S 29 30SE 31SE 33 35 35E
vɑ̃ d avɑ 20 30N
vɑ̃ d avɒ 22W
vɒ̃ d ava 34(SO)
vɒ̃ d avɒ 32(T, F)
vɛ̃ d ɑva 9S
vɛ̃ d avaj 3 4
vɛ̃ d ɑ̆vaj 2 6
vɛ̃ d ɑ̆væj 9
vœ̃ d aval 13
- Vent de sud : 3 13E 16NE 22 22W 25E 28E 29 30SE
- Vent de sud à sud-ouest : 4
- Vent de sud-ouest : 12 20
- Vent de sud à ouest : 33
- Vent d’ouest : 6 9 10 13 14 15E 18W 20 21 28S 30N 31SE 35 35E
- Vent de sud-est : 9S
- Vent de sud-est à sud-ouest : 34(SO)
- Vent de nord-ouest au sud-ouest : 2 18
- Vent de nord-ouest à sud : 17 25
- Vent d’ouest à sud-ouest : 32(T, F)
- Vent d’ouest à sud-est : 34(SO)
16 la kot d aval « la côte située à l’ouest, vers Ouistreham ».
DICTONS :
4 vɛ̃ d avaj / amaʁ a kaj « vent d’aval, amarre à quai ».
4 vɛ̃ d avaj / ʁamas et tʁaj « vent d’aval, ramasse ton �let ».
5 vɛ̃ d ɑ̆vaj / lez ɑ̆maʁ o kɑ̆j « vent d’aval, les amarres au quai » : on 
ne sort pas en mer lorsque le vent est d’aval »
9 vɛ̃ d ɑ̆væj pekæj / vɛ̃ d ɑ̆mɔ̃ ʁɥin a l mezɔ̃ « vent d’aval, bonne 
pêche, vent d’amont, ruine à la maison ».
12 vɑ̠̃ d aval / plɛ̃ la kal « vent d’aval, plein la cale ».
21 vɑ̃ d ava le pesɔnje a jva / vɑ̃ d amɔ̃ le pesɔnje dɑ̃ le tizɔ̃ 
« vent d’aval, les pêcheurs à cheval ; vent d’amont, les pêcheurs dans les 
tisons ».
28NE kɛ̃ l vɑ̠̃ e d ava / pʁɑ̃ tn apyɛ e t ɑ̃ va / kɛ̃ l vɑ̠̃ e d amɔ̃ / 
ʁɛstə sy tɑ̠̃ fɔ̞̃ « quand le vent est d’aval, prends ton �let et va t-en ; 
quand le vent est d’amont, reste sur ton derrière ».

ɛst ; sɥɛt

ɛst ; sɥɒ

ɛst ; sɥœ̆d

ɛst ; sɥɛt
ɛst ; sɥɛt

ɛs ; syɛt
sydɛp

// ; sɥɛt

ɛst ; sɥe
eː ; sɥeː

ɛs ; sɥɛt

//

ɛs ; sɥɛt
ɛs ; sydɛ 28N

11W

23W

26NE

28S

30N

25E

27N

28NE

22S

// ; syde

// ; sydɛ̞ 

syet (SO)
sɥet (SO)
syɥet (SO)
syɥetr (SB)
sɥɛ̞st (SM)

̞ɛ̞ ; syɛ̞

sɥe
sɥeː

sydeː (T)
sɥeː (T)

// ; sɥeː 

sydeː
sɥeː

syɒi̯
sɥɒi̯

// ; sɥɒe̯

ɛ̞st (SM)
;

ɛs ; //

ɛ̞ ; //
ɛ̞ ; //
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18. SUD ; SUD-OUEST
Quest. 27b et 27g

   LE VENT FORCIT

   COUP DE VENT, COUP DE TABAC

 ; syrvweː (T, F)

sʏk ; 

sy (SO, SM)
sʏ (SB, SO) 

syt ; syʁwɑ
sy ; syʁwɑ

syd ; syʁwɑ

sy ; syʁwɑ
sy ; syrwɛ

sy ; 

sy ; syʁweː

//

//

//

sy ; syʁweː
sy ; sɔʁweː

sy ; 
sy ; sœʁwɛ

sy ; 
sy ? ; syʁwɛ

syd ; ?

sy ; sœʁwe

// 

sy ; sɔʁwɑ, sɔʁwe

sy ; syʁwɑ̆

sy ; sɔʁweː

//

33 i mtɛ le batɛ a tɛʁ dɑ̃ l ivwœ̝ /pask i n j avwɛ pa d mɑzlɛ̰n/ 
mwɛ cikfwɛ dɑ̃ l mwɛ d ɒ / t ɑ ʃɛ̃ ki s apwɛl dɛ̞ kinoks / dɛ̞ gɛ̞l 
/ cikfwɛ dɛ̞ gɛ̞l de vɑ̃ d̥ sʏk / il alɛ̞ dɑ̃ la gʁɛv / pɑse dɔ tʁɛ̞ 
njiː / dɑ̃ la gʁɛv / d͡ʒ ɛ te dɔv mɑ̃ pwɛʁ a bɔʁ lə batœ̝ / kuö̯ʃi 
/ pask i n puvɛ pɑ vni a tɛʁ / il ɑ̃vjɛ kikœ̃ a la mœmɛi̯d / a cœʁ 
dy bwɛʁ u a mɑ̃d͡ʒɪ / e i kuö̯ʃɛ dɑ̃ lɛ̞ batjɔ « ils me�aient le bateau 
à terre pendant l’hiver parce qu’il n’y avait pas de [port de la] Maseline. 
Mais quelquefois pendant le mois d’août, tu as ce qui s’appelle des 
équinoxes, des coups de vent, quelquefois des coups de vent de sud. Ils 
allaient dans la grève, passer deux ou trois nuits dans la grève. Je suis allé 
avec mon père à bord du bateau, coucher. Parce qu’ils ne pouvaient pas 
venir à terre. Ils envoyaient quelqu’un à la Mermaid chercher à boire ou 
à manger et ils couchaient dans les bateaux ». 

DICTONS:
13 vɑ̃ d sœʁwɛ ɑ̃buʁdikɒje vo pwɛ̃ vjø kɑ ɑʁɒʒe « vent de 
sud-ouest embrumé ne vaut pas vieux chat enragé ». (Le vent de 
sud-ouest annonce la pluie).
21 vɑ̃ d̥ sy e d la pjy / pʁepaʁ tɑ̃ tʲy « vents de sud et pluie, prépare 
ton cul ».
36 le vɑ̃ d̥ sy la ple o cy « les vents de sud, la pluie au cul ». (Quand 
le vent vient du sud, la pluie arrive rapidement).

Le vent forcit
sa vɛʁdi 13
l vɑ̃ afoʁi 18W
l vɑ̃ s kʁɑi ̯ 33
j a dez aʁize 36
33 la mwœʁ̝ n etɛ pa tʁed͡ʒuœ̯ bwœ̝l / i j ɑ̃n avwɛ kikfwɛ d̥ sɑl 
mɔʁsjo / kɑ̃ ty vwɛjɛ lɛ̞ bʎɑ̃ mutɔ̃ː « la mer n’était pas toujours 
belle, il y en avait quelquefois de vilaines tranches ! Quand tu voyais les 
moutons blancs… ».

Coup de vent, coup de tabac
ku d̥ tɑ̃ 37
ku d̥ tɔʁʃɔ̃ 11W 27
ku d̥ ʃjɛ̃ 20
ku d nɔʁwɑ 35
tuʁmɒ̰t (f.) 2
modi tatuje (f.) 35
kaʁapus (f.) 13 14 15
kaʁapuʃ (f.) 13NE
kaʁak (f.) 11W
pjol (f.) 21
pjɔl (f.) 13 16
pjoleː (f.) 19 21
ɟɛ̞l (f.) 2 
d͡ʒel (f.) 32(T)
35 Commentaire du témoin : ɔ̃ va s fɛʁ səkwe le balɔʃ « on va se 
faire secouer les testicules ».
13 ʁaföi (f.) « brusque changement de direction du vent ».
15 sa vɑ̃t la gal « le vent sou�e en tempête » ; sa ʁablɑ̃ʃi « le vent 
se calme ».
17 ɔ̃n e pʁi ᵈdɑ̃ « il y a de la tempête ». 
19 sa pjol « il y a de la tempête ».
28 ʃa pjol « le vent et les vagues amènent de l’eau dans le doris ».
33 falɛ k i j ys dy vɑ̃ siː / d͡ʒə dvalɛ̰m la gʁɑ̃ vwɛ̞l e d͡ʒ etɛ̰m 
suo̯ la d͡ʒɪb « il fallait qu’il y ait du vent de force six ; nous descendions 
la grand voile et nous étions sous foc ».
DICTONS :
20 la lœn a ʁɑ̃bʁaki sɔ̃ kanɔt « la lune a ramené son canot à bord » 
(le canot �gurant une étoile proche de la lune) ; l söla a œ̃n y d kɔʃɔ̃ 
« le soleil a un œil de cochon ». (Ce sont des signes de mauvais temps).
33 lœ sjɛl / s il ɛ̞ kum dɛ̞ / dz ɛ̞kʁɛd də maktjɛ / ty pœ diʁ kə 
ʃ ɛ puʁ də la bʎɑz / u du vɑ̃t uː / e la lœn s ul a lɛ̞ gʁẽ ɑ̃ l ɛ̞i̯ʁ 
ty diʁa ʃ ɛ̞ puʁ gʁɔu̯ tɑ̃ « le ciel, s’il est comme des… des écailles de 
maquereau, tu peux dire que c’est signe de brume ou de vent ou… et la 
lune, si elle a les gri�es en l’air, tu diras que c’est signe de mauvais 
temps ». 
13 Si quelqu’un dit : l tã e nwe [« le temps est noir »], on répond : etn 
ɒm et öko py nweː [« ton âme est encore plus noire »].

syd ; sœʁwɛ

//

syd ; syʁwɑ

syd ; syʁwɑ
syd ; syʁwɛ

syd ; syʁwɑ

sy ; syʁwɑ

syd ; syʁwɑ
syd ; sœʁwɛ

sy ; syʁwɑ

//

sy ; sydweː
sʏ ; syʁweː

sydweː

11W

28N

15E

23W

26NE

27S

28S

30N

12E

18W

25E

27N

18S

28NE

22W
// ; sydweː

sɛʁvwɛ
sɛʁvweː

sʏ ; sydweː

// ; sydwɛ

sy ; syʁwe

// ; syʁwe

sy ; syʁweː

// ; syʁweː

// ; syrwɛ

syʁweː
syʁwɛ

// ; syʁwɛ

// ; syʁwɛ

// ; syʁwɛ

// ; syʁwɛ̞ 

syʁwɛ
sɔʁwɛ

sy ; sœʁweː
sɔʁwɛ

sœʁwɛ
sɔʁwɛ

// ; syrvweː 

sœrvweː (SO)
sœrvwɛ̞ (SB, SM)

sy (T, F)
sʏk (T)

;

sʏ ; //

16NE



20
21

© Patrice Brasseur, Université d’Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

19. OUEST ; NORD-OUEST
Quest. 27d et 27e

   AUTRES DÉNOMINATIONS DE VENTS

   NUAGES

vweː ; nɔrweː (T)

vwɛ̞ ; 

weː, vweː (SO) ; 

wɛs ; nɔʁwɑ
was ; nɔʁwɑ

wɛs ; nɔʁwɑ

wɑs ; nɔʁwɑ

wɛst ; nɔrwɛ

wɛst ; nɔʁweː

weː ; nɔʁweː

//

//

//

weː ; nɔʁweː
wɛst ; nɔʁweː

wɛs ; nɔʁwɛ

wɛs ; nɔʁwɛ

we ; nɔʁwɛi̯

west ; nɔʁwɛ

wɛst ; nɔʁwɛ

wɛs ; nɔʁwɛs

wɛs ; nɔʁwe

// ; nɔʁwe

// ; nɔʁwɑ

// ; nɔʁwɑ̆

wɛst ; nɔʁweː

//

16 le wɛtœ « les vents d’ouest ».
25 d la wetɛn « du vent d’ouest ».
24 weːnɔʁweː « ouest-nord-ouest ».
33 vwɛ paʁ vwɛ « plein ouest ». [Pour aller de Sercq à Guernesey] 
fɔ k t ɛ̞ l kɔ̃pɑ / e pi ty tʲœʁ la kɔu̯t / pie̯ ta mɔ̃tʁ / eː / ty pʁɑ̃ 
ta kuʁsə puʁ ɛʁp / puʁ lə gʁɑ̃ səgɑ̆ʁ / œʁgaʁd a ta mɔ̃tʁ e / 
vɛ̃ minʏt / ʃ ɛ slɔ̃ ki sɔʁtə d maʃin kə t ɑ […] pi ty sɥi la kɔu̯t 
d ɛʁp eː / də d͡ʒɛtɔu̯ / pie̯ kɑ̃ ty vɛ̃ lɑ̆ / i fo k ty rʁʃɛ̞pl ta kuʁs 
/ e puʁ la koʃie̯ / fo k t ɑd͡ʒ vwɛ / vwɛ paʁ vwɛ / puʁ fʁapwɛ 
dʁɛ dɑ̃ la gul də la kɔu̯ʃɪ d gɛʁnezi « il faut que tu aies la boussole 
– et puis tu suis la côte – et ta montre et… tu prends ta course pour 
Herm, pour le Grand Segard, regardes ta montre et… vingt minutes – 
c’est selon la sorte de machine que tu as […] et puis tu suis la côte 
d’Herm et… de Jethou. Puis, quand tu arrives là, il faut que tu corriges 
ta course et pour le port il faut que tu ailles ouest, plein ouest, pour 
a�eindre exactement l’entrée du port de Guernesey».

DICTONS :
14 ɛ̃ nɔʁwɛ ʁavale n vo pɑ ɛ̃ cẽ ɑ̃ʁaʒe « un vent de nord-ouest qui 
redescend ne vaut pas un chien enragé ». Commentaire de 
l’informateur : « Si le vent est noroît et qu’il redescend, c’est du mauvais 
temps ». (Pour que le temps reste au beau, le changement d’orientation 
du vent doit se faire dans le sens des aiguilles d’une montre).
20 sɥe ɑ̃ plyː / nɔʁwɛ ɑ̃ vyː « sud-est en pluie, nord-ouest en vue ». 
(Quand la pluie vient du sud-est, le vent tourne rapidement au 
nord-ouest).
36 vɑ̃ d wɑ syʁwɑ dɑ̃ ɛ̃ pla s e de bɔ̃ vɑ̃ puʁ ale e nɔs « vents 
d’ouest-sud-ouest dans un plat sont des bons vents pour aller à la noce ». 
(Jeu de mots sur « oie/ouest ». La signi�cation de ce dicton n’a pas été 
donnée par l’informateur).
11W (Le vent) anɔʁdi « passe de l’ouest au nord », awɛti « passe de 
l’ouest au sud-ouest », dewɛti « passe du sud-ouest à l’ouest », sɥɛti 
« passe du sud au sud-est ».
12 le vɑ̠̃ i wɛtis « le vent passe à l’ouest ».
16 anɔʁdiː (f.) « vent qui passe au nord », awɛtiː (f.) « vent qui passe 
à l’ouest », ɑ̃sɥɛtiː (f.) « vent qui passe au sud ».
18 anɔʁdeː (f.) « vent qui passe au nord-est » ; l vɑ̃ asɥeːti « le vent 
passe au sud-est ».
23 l vɑ̃ nɔʁdi « le vent passe au nord » ; l vɑ̃ weːti /s aweːti « le 
vent passe à l’ouest ».
23 anɔʁdiː (f.) « brusque coup de vent du nord ».

36 lə vɑ̃ d nɔʁwɑ s e l amiʁal de vɑ̃ « le vent de nord-ouest est le 
vent dominant ».

Autres dénominations de vents
 - Vent de terre
2 vɛ̃ d̥ tɛʁ « vent de sud-est à sud-ouest ».
3 l vɛ̃ də l tɛʁ « vent qui vient de la côte ». 
10 vɑ̃ d̥ tɛʁ « vent de sud ».
11 vɑ̃ d̥ tɛʁ « vent de sud-ouest ».
22S vɑ̃ de tɛʁ « vent d’est ».

 - Vent de la mer
5 vɛ̃ maʁɛ̃ « vent de nord-ouest ».
12E vɑ̃ d la me, 12SE vɑ̃ d me « vent de nord-ouest ».
28 vɑ̠̃ d la me, 28S vɑ̃ d la me « vent d’ouest ».

 - Vent forain
16 vɑ̃ d fɔʁɛn « vent qui se fait sentir à proximité de la côte ».
20 vɑ̃ fwaʁɛ̃ « vent d’est », selon un témoin ; vɑ̃ fɔʁɛ̃ (p.), vɑ̃ d̥ 
fɔʁɛn « vent du sud » , selon d’autres témoins.
20 la fɔʁɛn « la brise du sud ».
23 vɑ̃ fɔʁɛ̃ « vent du sud ».

 - Divers
3 vɛ̃ muje « vent de sud-ouest ».
9 vɛ̃ d̥ fʁɑ̃s « vent de sud ».
20 vɑ̃ ɦɔʁzɛ̃ « vent du nord » ; vɑ̃ avalɛ̃ « vent d’ouest ».
21 l ajɔ̃ « le vent d’est ».
27N l vɑ̠̃ e ɦɒg « le vent vient de la Hague ».
28E l vɑ̃ e tsy… « le vent vient de (tel village) ».
36 panɑʁ lə djɑb « mauvais vent, vent qui provoque des dégâts » ; eɔl 
« bon vent ».

4 l vɛ̃ il e dɛ̃ s tʁɛu̯ « le vent est dans son trou » : le vent est à l’ouest 
(signe de pluie).
21S le vɑ̃ sɔ̃ dɑ̃ l tʁu a jo « le vent est à la pluie ».
27N l vɑ̃ e dɑ̃ l tʁu a j orɒ̆ʒ « le vent est à la pluie ».

Nuages
 - Cirrus
ʃfø d ɑ̃ʒ 15
ʃfø d̥ pɛizɑ̃ 11W
ʃfø d̥ pɛlʁɛ̃ 10
gʁif də ʃa (f.) 15
cy də ʒva (f.) 14
ekʁiʲaʁ 13
filas (f.) 13
filaʃ (f.) 20
 - Cumulonimbus
ʃuflœʁ 15
mutɔ̃ 10
gavɛl (f.) 13 14
gamɛl (f.) 13NE
13 bɛløz, vak a mɑlɛ, 20 bølœz « corne de brume ».
13 (En parlant du soleil) s kuʃe ɑ̃ pɔt a flœʁ « se coucher en pot de 
�eurs » : se coucher dans la mer, quand le temps est clair.
13 (En parlant du soleil) i fɛ tit œj « il fait petit œil » : il est blanc (c’est 
un signe de mauvais temps). 
13 œj də melɑ̃ « œil de merlan » : soleil de couleur blanche.

wɛ ; nɔʁwɛ
wɛ ; nɔʁwɛ

//

wɛst ; nɔʁwɑ

wɛst ; nɔʁwɑ

// ; nɔʁwɑ

wɛst ; nɔʁwɑ

wɛst ; nɔʁwɑ

wɛs ; nɔʁwa

wɛs ; nɔʁwɑ

//

weː ; nɔʁwɑ
// ; nɔʁweː 28N

11W

15E

10NE

23W

26NE

27S

28S

30SE

30N

12E

18W

25E

27N

18S

15NE

28NE

22W

13E

// ; noʁwe

weː ; noʁweː
weː ; nɔʁweː

weː ; nɔʁweː

// ; nɔʁwe

weː ; nɔʁweː
vweː ; nɔʁweː

// ; nɔrwɛ

// ; nɔrwɛ

// ; nɔʁwɛ
wɛ ; nɔʁwɛ

// ; nɔʁwɛ

// ; nɔʁwɛ

// ; nɔʁwɛ

// ; nɔʁwɛ

nɔrweː (SO)
nɔrvweː (SO)
nɔrvwɛ̞ (SB, SMie)

nɔʁweː
nɔʁwɛ
nɔʁvwɛ

// ; nɔrvwɛ̞
12SE wɛ ; //

wɛ̞ ; //

vweː ; //

16NE



20
21

© Patrice Brasseur, Université d’Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

20. BATEAU ; BATEAUX
Quest. 31a et 31b ; ALN 599

  DIFFÉRENTES EMBARCATIONS
      

batɛ (T, SS) ; 

bɒ̆tɛ̹ ; batçɒ

//

batɛ ; batjɒ
batɛ ; batçɒ

batjɔu̯ ; batçɒ

batjɔu̯

batjau̯
ba, batjau̯

bɒ̆tɛ ; bɒ̆tço (SO)

batʲɔu̯

batö

batjo

batçɒ ; batçaö̯

bɑ̆te ; bɑ̆teː

batjɔ
batjœ

bata ; batjɒ

batɛ ; batçaö̯ bate ; batjaö̯
batɛ ; batjɔ̞u̯ 

bɑ̆tçɛʊ̯

batjø

batjo

batɛ ; batjo 

bate ; batjɒ

batɛ ; batjo 

 - Petite embarcation à fond plat servant d’annexe
plat 15 29
pjat 22 
pla ky (m.)  3
plɑ̆ ky (m.)  2
flɒ̆t  32(SSr)
kanö (m.) 16
gɔ̃dɔl  21 (embarcation à tableau de 3 à 4m)
pikö (m.) 22
 - Yole
jɔl   35 (petit bateau à fond plat)
 - Picoteux
pikɔtœ (m.) 21 (annexe, 8 m, ventru, pointu aux deux bouts)
pikötø (m.) 16 (de 4 à 5 m, fond presque plat, bordé à clins, pointu aux 
deux bouts, se manœuvre à la voile et aux avirons, pour la pêche à la 
senne) ; 17 (de 5 à 6 m, deux bancs et cinq ou six clins) ; 18 (5 m, pointu 
à chaque bout) ; 18W (pour 3 ou 4 hommes, cinq clins, de 5 à 6 m)
 - Bisquine, bateau de Cancale
bistʲin  36
bʁiskin  35

 - Cotre
kɔt  38
 - Doris
dɔʁis  10 12 13 17 ; 18 (4,50 à 6 m) ; 19 (de 6 à 7 m non ponté, 4 
clins) ; 28 (jusqu’à 6 m, pointu ou avec petit tableau) ; 31 (pointu aux 
deux bouts, ventru, de 6 m à 6,5 m, deux ou trois hommes) ; 35 
doʁis  11 26 29
 - Wary
waʁi  12 ; 18 (sorte de grand doris de 7 m et 2,5 m de large) ; 28 
(de 6,5 à 7,5m) ; 31 (ou dublə döʁis : de 10 à 12 m, six hommes) ; 35
wɑʁi  29
3 gʁemɑ̃ o wɑʁi : la corne de la voile est très apiquée.
 - Embarcations du genre doris
kaʒo (m.)  24 (petit, en forme de doris, mais plus large ; pas de tolets, 
mais de simples trous dans le bordé pour les avirons)
plat (f.) 14 (4,2 m, à tableau arrière, en forme de doris, a remplacé 
dans les années 1960 le doris de Terre-Neuve)
 - Canot, embarcation locale
kanö  8 ; 10 (plus ventru que le doris ; pour la pêche côtière) ; 11 
(bateau à moteur de 8 à 10 m, quatre hommes) ; 13 (6 m, non ponté, 
même forme que la caïque) ; 14 (environ 5 m de long) ; 21 (environ 6 m, 
pour la pêche des crustacés) ; 24 (5 m, non ponté, deux hommes à bord, 
pour di�érents types de pêche)
kɔnö, kanö ɦalø  23 (11 pieds de quille, pour le lançon ; une voile) 
kano  12 (petit bateau en général) ; 26 
kanɔt 2 (« c’est un genre de youyou ou baleinière ») ; 3 (ventru, 
3 à 5 m, pouvant servir d’annexe) ; 4 (bateau de sauvetage à clins des 
chalutiers ; ʒut a kanɔt « course de canots organisée à l’occasion de la 
fête locale ») ; 17 (s’emploie aussi pour doris ou picoteux) ; 19 (petit 
bateau, en général) ; 20 (de 3 à 4 m, quatre hommes à bord, pour les 

lignes de fond) ; 21 (de 5 à 6 m, à tabeau, se manœuvrant aux avirons ou 
à la voile, pour la pêche aux casiers) ; 29 ; 35 (4,5 m de long)
canɔt 15 (6 m de long et 2,5 m de large, à franc bords, « à gueule 
ouverte » (c’est-à-dire non ponté)
kanœt  27 (l’informateur donne sloop [slɔp] comme équivalent)
kanö d̥ tʁɛ̰n  13 (4,5 m, large, un ou deux hommes à bord, pour 
pêcher le maquereau à la traîne, à Fécamp)
ʁuf (m.)  25E (canot qui a un petit pont sur l’avant)
 - Lignoux (pour la pêche au maquereau)
liɲu  21
 - Bôquet (pour la pêche à la palangre)
botʲe  23 (23 pieds, ponté) ; 24 (de 7 à 8 m de long, ponté, cinq 
hommes à bord)
 - Vaquelo�e
vaklɔt  22 (ponté ou non, deux mâts, misaine, foc et tape-cul)
bate a buʁse (m.) 23 (2 voiles, tape-cul et trinque�e, mais une seule 
pour les plus petits) 
 - Chaloupe
ʃɒlup  20 (bateau à clins, non ponté, à tableau arrière, se 
manœuvrant à la voile ou aux avirons, mât escamotable) ; 21 (bateau à 
voiles, de 8 à 9 m, à tableau, pour le chalutage, aussi pour le maquereau)
ʃalup  15 (8 m, semi-ponté, pour la pêche à la creve�e ; 19 (de 8 
à 9 m, semi-ponté) ; 16 (autrefois à voiles, de 6 à 9 m, non ponté, sauf sur 
3 m à l’avant, à tableau en biais, pour le chalutage latéral de la creve�e)
ʃɑlup  18 (9 m, semi-ponté)
 - Caïque
kaik (f.)  12 (bateau de Fécamp pour le hareng, de dix à douze 
hommes) ; 13 (un peu moins de 10 m, moins de dix tonneaux, sept 
hommes, compartiment avant pour machine et logement, comparti-
ment central [matot (f.)] pour cables et gazoil, compartiment arrière 
[ʁœ̃] pour le poisson (hareng) ; un vieux matelot, un mousse [gaʁʃɔ̃ d 
batɛ], parfois une femme, s’occupait, entre autres, d’éveiller les 
matelots) ; 14 (10 m, lesté de geuses de fer, comportant cinq à six clins, 
deux mâts avec bout-dehors, grand-voile, voile d’artimon et foc)
 - Flobart
flobaʁ 3 (bateau d’échouage, ventru, de 2,4 à 2,8 m de large 
(appelé buʁse male à Wissant), ponté, semi-ponté ou non ponté, 
bordé à clins, d’une durée de vie assez brève ; gréement en bourcet-
malet [un mât avec bout-dehors et un tape-cul]) ; 4 (non ponté, ventru, 
à clins, conçu pour s’échouer, gabarits faits à la demande ; mât amovible 
(et, à l’arrière, mɑ d mɑ̆le pour le tape-cul)
6 bɛʁkwɑ, matʁe : sorte de gros �obart, rond (« coque de noix »), 
pour la pêche du hareng ; quatre ou cinq hommes à bord ; mât �xe (avec 
à l’arrière un mât de tape-cul).
1 Les cordiers n’étaient pas pontés. 
4 peɛl « PL, bateau construit à Plymouth ». 
11 golɛt « goéle�e ».
12 kalɔʒ « vieille barque servant de logement ».
13 14 baʁk « caïque de plus grande taille ». On ne l’échoue pas (13).
16 gʁɑ̃ baʁk : de 20 à 24 m, cinq hommes ; dmibaʁk : trois hommes.
16 plat : deux mâts, pointue aux deux bouts, trois hommes ; pêche 
côtière.
16 sɑ̃simjɔ̃ : semblable à la plate ; kʁəvetje « synonyme de chaloupe »
17 baʁk : chalutier, jusqu’à 10 m.
18 vega « grand bateau de pêche ».
20 vegɑ « bateau à moteur à deux mâts, ancien dundee ».
21 33 dmibaʁk : 29 m environ, pour le chalut et les lignes de fond.
21 gʁɑ̃ bata̟ : chalutier (35 m environ).
28NE pɛʁiswɒʁ (f.) « embarcation susceptible de chavirer ».
34(SO) batɛ pɛcœ̜ « bateau de pêche » ; navið « grand bateau ». 

batɛ ; batjaö̯

batɛ ; batjau̯

batɛ ; bat͡ʃjo

batçaö̯

bɑ̆tjo

batɛ, batçau̯

batço bato
baj f.bate ; bateː

batjo ; batjo

//

bate ; batço

Di�érentes embarcations
Les mots qui �gurent ci-dessous ne perme�ent pas de rendre 
compte de la réalité ethnographique de toutes les embarcations 
utilisées pour la pêche côtière. Si plate, cotre, bisquine, doris ou wary 
représentent des embarcations bien identi�ées, ce n’est pas du tout 
le cas des autres mots. 

batça̟ö̯ (T)
batço (SS)

16

23W

26NE

27S

28S

30N

21S 18W

25E

27NE27N

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

batɛ ; batçɒ 

batɛ ; batçaö̯ 

bate ; batçɒ 

batɛ ; batjɛ̞u̯
batɛ ; batjɛ̞u̯

batɛ ; batjɛ̞u̯
batɛ ; batjɛː

batɛ ; batjɛ̞u̯
batɛ ; batjɛː

batɛ ; batjɛː

bate ; batçɒ batɛ ; batçɒ 

bate ; batjɒ

35E
batço batjo

batɛ ; batçɒ
batɛ ; batjɔ 16NE

batjo

15E

10NE

10S

9S

15NE

10E

14E

batjo

batɛ ; batjɒ 
batɛ ; batjɒ 

batjo
batjo

bɑ̆tjø

batjo

12SE batjaö̯ ; batjɒ

16SE
batja ; batjɔ



20
21

© Patrice Brasseur, Université d’Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

21. ÉT�VE ; ÉTAMBOT
Quest. 34 et 35

  LA COULEUR EXTÉRIEURE DU BATEAU 
  Quest. 32

  QUILLE 

  LE PLAT-BORD

(nɑi̯ m.) (T) ; 

ɛ̞tɑ̃n ; 

etʁav ; (tablo aʁjeʁ)

ətʁav ; ətɑ̃bɔt

etʁav ; etɑ̃bɔt, tʲy

etɑn (SO) ; 

etʁaf ; etɑ̃bɔt

etʁav ; etɑ̃bŏt

etʁăv ; etɑ̃bö, (cy)

etav ? ; etøbö, (cy)

etʁav ; etɑ̃bɔk

etʁɑ̆v ; etɑ̃bo

(devɑ̃) ; ky

etʁav ; cy, (etɑ̃bo)

etʁav ; etɑ̃bɔk

ɛtʁɒ̆v ; ×

//

(t͡ʃy) (T, SPB)
(dɛrjɛ̞r) (T, SPB)

(tʲy)
(dʁiʲɪʁ)

(tʲy) (SO)
(driʲɪr) (SO)

etʁav ; etɑ̃bo, (tɒblo aʁjɛʁ)

etʁɑv ; etɑ̃bo

Les mots entre parenthèses sont des réponses qui ne correspondent pas 
exactement à l’intitulé de la carte : 
 - (pour l’étrave) aux points 2 32, il s’agit de l’avant d’une embarca-
tion en général ;
 - (pour l’étambot), au point 17, il s’agit de la quille ; au point 16, la 
fausse-quille ; aux points 14 35, l’arrière d’une embarcation à tableau ; 
aux points 6 8 32 33 34, l’arrière d’une embarcation en général.
20 la gul də ʁɛ « le chaumard ».
25 la galɔʃ « l’encoche qui guide le passage du cordage de l’ancre ».
32(T) la kwef « les planches qui renforcent l’avant du bateau ».
32(T) lz epaö̯l « les joues (du bateau) ».
33 la bʊg « l’anneau de fer qui sert à tirer le bateau à sec ».
34(SO) le dvɑ̃tɛ (m. s.) « la contre-étrave ».
4 fɛs (f.) « côtés arrière du bateau ».
26 tyb d ətɑ̃bɔt « tube d’étambot ».
36 la luv « le trou par où passe la mèche du gouvernail ».
33 il uvʁe sa ʁɑi̯ « [le bateau] il fend la mer ».

La couleur extérieure du bateau
Les bateaux étaient autrefois, la plupart du temps, simplement enduits 
de coaltar.
NB : Les « moustaches » sont des traits de couleurs peints symétrique-
ment de part et d’autre de l’étrave.
Autrefois (années 1900)
 - noir : 1 5 6 29 35
 - noir ou vert : 32(T) 
 - noir avec liston blanc : 12 ; 23 (le nom du bateau gravé et peint) ; 
36 (l’intérieur peint en vert, rose ou crème) ; 37 (l’intérieur en gris)
 - noir avec liston blanc ou jaune et moustaches blanches, vertes ou 
jaunes : 21
 - noir avec moustaches distinctives : 19 
 - noir avec moustaches blanches : 2 4
 - noir avec lisse et moustaches blanches : 25 
 - noir avec parfois un liston blanc (avec moustaches de couleur pour 
les plus gros bateaux) : 25
 - noir avec les deux bordages supérieurs blancs et un liston bleu : 13 
 - noir et blanc : 30 34(SO)
 - noir sur la partie imergée, blanc au-dessus : 14
 - noir et blanc ou noir et jaune : 27
 - noir avec les numéros blancs : 38

De nos jours (années 1980) :
 - ʃakɛ̃ baʁbuj kɔm i vø « chacun barbouille comme il veut » : 38
 - couleurs variées : 16 ; 20 (souvent avec moustaches)
- couleurs variées ; vert pour le bateau de l’informateur : 6
- avec des moustaches blanches ou vertes : 23
- blanc avec moustaches vertes pour le bateau de l’informateur : 15
- blanc : 33
- blanc et/ou bleu ciel : 29
- vert : 12
- vert et bleu : 28
- blanc, vert ou bleu : 35
- jamais bleu (porte malheur) : 32(T)
27 Commentaire de l’informateur : « c’est les couleurs du temps ».
5 baluɛt (f.) « drapeau de couleur au sommet du mât, représentant 
l’emblème du propriétaire : coquillage, aviron, croix (fréquemment), 
saint, clefs (de saint Pierre), etc. ».

Quille
cɪʎ 33
cil 21 33
tʲil 21
t͡ʃiːl 32(T)
kjo̰m 32(T)
20 l kalɑ̃ d jɑ « le tirant d’eau ».
33 lɛ̞ dʁɑ̆g « le renfort sous la quille ».

Le plat-bord
la lis 19
la ganɛl (v.) 34(SO)
l gunɛl 32(T)
l gɔnɛl 33
l gɔnɛ̹ 33
l pjaboʁ 21 29
le pjaboʁ 25
le pʎaboʁ 23
lə vjɔlɔ̃ 27
11W 13 16 22 38 list « lisse de plat-bord ».
15 maʁswɛ̃ « bordage ajouté en surépaisseur servant à renforcer le bas 
de la coque, pour la protéger lors de l’échouage » ; ʁibɔʁ « avant-
dernier clin près de la quille ».
16 le ʁklɛ̃, 25 le kjɛ̃ « les clins ».
21 la ʃɛ̃t « le dernier bordage, sur lequel repose le plat-bord » ; 
mɑbʁøʁ « membrures ».
23 le vjölɔ̃ « les pièces de bois qui forment ceinture, cinquante 
centimètres sous le plat-bord ». 
24 l vjɔlɔ̃ « la pièce de bois qui relie toutes les membrures à hauteur du 
listɔ̃, lui-même situé à trente centimètres du plat-bord ».
32(T) la pjɛ̞̃ʃ d o lɛ̞̃k « le gabord ».
33 la bɔʁdɒj « le bordé » ; lɛ̞ kuʁb « les membrures sur lesquelles 
sont rivés les bancs ».
33 (En cas de croche des casiers) kikfwɛ̞ l batœ̝ kaʁgɛ l gɔnɛl a l 
jɔ̞ « quelquefois le bateau inclinait le plat-bord jusqu’à l’eau ».
35 lə listɔ̃ : « lə pti bɔʁ sy l plabɔʁ ».
36 faʁg « pièce de bois dans laquelle est incrusté ou taillé le liston ».
37 ilwaʁ « petite lame de bois de cinq centimètres de haut �xée sur le 
plat-bord ». 

etʁav ; etɑ̃bo

etʁav ; etɑ̃bö

etʁɑb ; //

etʁav ; etɑ̃bö

etʁav ; etɑ̠̃bo
etʁav ; etɑ̃bo

etʁaf ; etɑ̃bo

etʁav ; etɑ̃bɔt

etʁav ; etɑ̃bo

etʁav ; cy
etʁav ; etɑ̃bö

etʁav ; cy, (etɑ̃bö)

//

etʁav ; ?

etʁav ; etɑ̃bö

11W

etʁav ; etɑ̃bo

etʁav ; etɑ̃bo

etʁav ; etɑ̃bö

etʁav ; etɑ̃bo

etʁav ; etɑ̃bö
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22. LE COFFRE POUR �NGER LE PETIT MATÉRIEL
Quest. 37

  BANCS

  BANC DE NAGE

  BANC ARRIÈRE, OÙ S’ASSEOIT L’HOMME DE BARRE

      

kɒ̆binɛ (av.) (T)

kɔfʁ (arr.)

etʲipə (av.)
ti f. (arr.)

ti f.

mɑ̆gɑ̆zɛ̃

?

?

tiʁ f. (arr.)

(suö̯ la kwef)

?

tiʁ d avɑ̃ f. (av.)
tiʁ d aʁjeʁ f. (arr.)

pik

//

omar f. ou m.
tɪʎ f.

omɒ̆̆̆ð f. (SO)
kodẽ (SO)

paʁk (av.)

+

?

?

?

kɔf də kwɒf (av.)
itak (f. ?) (av.)
bitak (av.)

pik avɑ̃ (av.)

kɔfʁ

?

?

vut

+

Ce co�re est généralement situé sous un banc. Les informateurs ont 
parfois précisé s’il était à l’avant (sigle av.) ou à l’arrière (sigle arr.). Cela 
ne concerne, en principe, que les bateaux non pontés, mais il est 
probable que les mots indiqués sur la carte recouvrent des réalités assez 
di�érentes, dans les îles Anglo-Normandes, en particulier.
2 eskyv « portes coulissantes ».
2 kɑ̆bɑ̆n, 21 kaban « couche�es (de l’équipage) ».
7 kabɛ̰n « cabine ». 
8 tiʲɑ̆ « tillac ».
36 etʲipə « équipet » ; il se trouve à l’entrée du kapö d̥ ʃɑ̃b « écoutille 
qui mène à la chambre ».
4 12 gat (f.) « local pour le poisson dans la cale d’un chalutier ».
23 l ose « le parc à poissons, dans le bateau ».
33 l avɑ̃ d la maʃɛ̰i̯n / j a yn kɑl / kə ty mwɛ̞ l pwɛ̞sɔ̃ ᵈdɑ̃ e t 
apwɛ̞l ʃuⁿna lɛ̞ pʎɑ̃ʃ de kɑl / a wɪ / mtɛ̰m lə pwɛ̞sɔ̃ ᵈdɑ̃ e pie̯ / 
əmtɛ̰m lɛ̞ pʎɑ̃ʃ paʁ dəsʏ puʁ si j avwɛ du sou̯lɛ / k i ne skɪs 
pɑ l pwɛ̞sɔ̃n / ɔ ʃ tɛ̰m bɛ̃ trimwɛ ɛ̃ « devant la machine il y a une 
cale dans laquelle tu mets le poisson et tu appelles ça les planches de 
cale. Ah oui ! Nous me�ions le poisson dedans et puis nous me�ions les 
planches par-dessus pour que, s’il y avait du soleil, il ne sèche pas le 
poisson. Oh ! Nous étions bien équipés hein ! ».
2 l eskɔʁ « le registre ».

Bancs
bɛ̞̠̃ 32(T)
bo 13
bɑ̃kɛt (f.) 17
4 bɑ̃ ᵈ dʁis « banc où se trouve la dérive ».
6 bɑ̃ d̥ pɔ̃p « banc du milieu ».
23 sɛʁ, 33 sɛʁ « pièce de bois longitudinale qui supporte les bancs ».
36 bɑ̃ʃə « banc où passe le mât de tape-cul ».
37 bɑ̃ vɔlɑ̃ (p.) « bancs que l’on peut déplacer selon le type de pêche 
[metje] que l’on faisait ». Ils sont maintenus par des chevilles [pinɔʃ].

Banc de nage
bɑ̃ ᵈ naʒ 23
bɑ̠̃ ᵈ naʒ 12
bɑ̃ ᵈ naʃ 4

Banc arrière, où s’asseoit l’homme de barre 
bɑ̃ d l aʁiʁ 29
bɑ̃ ᵈ baʁ 6
bɑ̃ d̥ kaʁ 6 15 16 22 36
nwe 23
tablo 27
tiʁ (f.) 21
bɑ̃ a maʁɑ̃de 18W (sur un « picoteux »)
36 lə tʲy ᵈ bʁigau̯ « la partie arrière du fond d’un doris ».

//

?

ʁuf avɑ̃

kɔfʁ, kesɔ̃

×

ʁuf pti ʁuf

kɔf

ʁuf (av.)

//
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23. NABLE
Quest. 40

  LA PARTIE LA PLUS CREUSE DE L’EMBARCATION, D’OÙ L’ON ÉVACUE L’EAU

  LEST
  Quest. 39

  LESTER

Les mots entre parenthèses désignent le bouchon du nable.
34(T) bɛ̞̃ɡ (f.) « bouchon à visser ».
36 Dalot dit pour les grands bateaux et comporte un bouchon à visser.
33 kɑ̃ il avwɛ̞ tɛ dɑ̃ː / tu l ivwœʁ a teʁ / e / il uvʁɑː / y pti mjɔu̯t 
/ mwɛ ʒ lɛ lɑʃɛ̰m / e pie̯ ʒ lɛ̞ / ʒ li hɑlœ l nɑbʎ / e d͡ʒə lɛ̞ mtɛ̰m 
sy l sabʎɔ̃ dɑ̃ la koʃi:ə̯ / e ʒ le lsɛ̰m la / y d͡ʒœ̝ e yn njɛt / e pie̯ 
/ lə lɑ̃dmɛ̃ kɑ̃ il tɛ vjɛd d͡ʒɛ ʁmɛtɛ̰m lə nɑbʎ / eː / il tɛt osiː / 
kum yn butɛʎ apʁɑ / i s ɛʁkʎɔu̯zɛt egɛ̰n / li mɛ̰m « quand ils 
avaient été dans… tout l’hiver à terre, il s’ouvraient un petit peu. Eh bien 
nous le lacions et puis je les… je retirais le bouchon du nable et nous le 
me�ions sur le sable dans le port et nous le laissions là un jour et une 
nuit et puis le lendemain quand il était vide, nous reme�ions le bouchon 
et… il était aussi… comme une bouteille après, il se refermait à nouveau 
lui-même ».

La partie la plus creuse de l’embarcation, d’où l’on évacue l’eau
l uʁsœ̝ 33
l osɑ 37
l pɥizaʁ 27
l bɑ̃ d̥ pɔp̃ 20

32(T) lymiɲer « trous dans le bordé pour éliminer l’eau qui pénètre 
sur le pont ».
38 lə usa « sorte de couvercle en bois amovible de quarante 
centimètres de section carrée, qui bouche l’endroit le plus creux du 
bateau, où s’accumule l’eau ». On l’ôtait pour écoper.
11W ɛskɔp, 13 eskɔp « écope ».
20 pyʃe, 37 epyse « écoper ».
38 mɔk « boîte à conserves » dont on se servait pour écoper.

Lest
De nos jours :
 - des gueuses de fonte : 2 7 15 20 23 25
 - du ciment

Autrefois :
 - des pierres (le plus souvent) : 1 4 5 6 7 ; 13 (une tonne dans la 
caïque) ; 21 23 24 ; 36 [de bulɛt də kɑju] ; 37
 - des sacs de sable (plus rarement) : 24 ; 36 (pour les régates). On 
s’en fournissait souvent dans les mêmes lieux (5 : au Tréport ; 6 : à 
Cayeux-sur-mer ; 21 : à Diéle�e).

lɛst 3 6 12 15 19 20 24 26 29 30
lɛs 2 4 5 7 8 13 14 16 17 18 21 27 37 38
ləs 36
leː 23 
lɛː 25
lɒi̯ 33
bɑ̆lɑ̆s 1
ʁapɛl 36 [cailloux plus petits]
13 On changeait le lest tous les quinze jours pour éviter les mauvaises 
odeurs (le poisson étant placé directement dessus).
37 lə lɛs a vane « le lest s’est déplacé ».

Lester 
letɒi̯ 32(Ssr)
lɛ̞tœ̝ 33
bɑ̆lɑ̆ste 1

×
(bɛ̞̃ɡ̥ f. (T))
(buʃɛ̞̃ (T)) 

nap

?
//

(nɑ̆bʎ)

nɑbʎ (SO)
ursɑ (SO)

× (bɔ̞̃ʒ f.)

nap
dalo

nap

nat

nap

nɑb

nab

nɑ̆bʎ
nab nabl

nɒb
nabl nab

nɑb

nɑbl

nɒb

× (nap)

nap

nap f.

× (bɔ̃d f.)

nɑb

//

nab

nɑb

× (buʃɔ̃)

nɑb

nap f.

nab

×(bon f.)
nab
(buʃɔ̃ d nab)

vidkal

nab

11W

//
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24. �MER
Quest. 44

  AVIRONS
  Quest. 42

  TOLETS

  TOLETIÈRE

  DAMES (DE NAGE)
  Quest. 42

  LES TROUS DANS LE BORDÉ POUR LE PASSAGE DES AVIRONS
 

nɒʒjɛ (T, F, SPB)

naʒe

nɑ̆ʒe
//

nɒ̆d͡ʒɪ

nɒʒi (SB, SO)

nɑ̆ʒe

naʒe
naʒe

naʒe
suke

naʒi

naʒe

naʒɛ
ɦalɛ sy le palɛt
ɦalɛ sy l bwɒ moʁ

naʒie̯ naʒje naʒie̯

naʒi
naʒe naʒe

nɑʒe

naʒe

nɒʒe

naʒe

nɑ̆ʒe

nɑ̆ʒe

naʒe

//

(On dit aussi nɑʒe à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime).
32(T, SPB) Le mot signi�e aussi « naviguer ».
34(SO) naʒi œ̃ batɛ « faire avancer un bateau à la rame ».
37 fale naʒe sy l bɑ̃ « il fallait ramer sur le banc ».
12 sje « ramer en sens inverse ».
17 naʒe ɑ̃ kup « ramer avec deux avirons ». C’est le travail de celui qui 
occupe le banc de l’avant du doris. (Sur le banc du milieu, chacun manie 
un aviron, l’un à droite, l’autre à gauche).

Avirons
Ils mesurent quinze pieds sur les bateaux de cinq à six mètres, neuf pieds 
à l’avant et dix pieds à l’arrière sur les kaʒo « petites embarcations en 
forme de doris » (v. marges de la carte 20)
aviʁɔ̃ 1 3 5 6 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 29  
 30 31 35 36 37 38
aviʁɔ̃ d naʒ 4
ɑ̆viʁɔ̞̃ 2

aviʁɔ̞̃ 33
avirɛ̞̃ 32(T)
aviðɔ̃ 34(SB, SO)
aviɔ̞̃ 23W
aviʲɔ̃u̯ 22 
pɛl (f.) 26
palɛt (f.) 26
ʁam (f.) 7 8 28
ʁɑ̆m (f.) 9
33 a la nɒ̆d͡ʒ, 38 a la naʒ̥ « à la rame ». 
33 le tɑ̃ pɑse il alɛ nɒ̆d͡ʒi ɑ̃ ɟɛʁnezɪ / pɔʁte lu pwɛsɔ̃n a la nɒ̆d͡ʒ 
« autrefois ils allaient à la rame à Guernesey, porter leur poisson à la 
rame ». 
33 kʁwɛzɪ « traverser la mer en bateau (pour aller à Guernesey) ».
36 gaʁni (m.) « garniture en cuir ou tôle qui protège l’aviron » ; ɔ̃ naʒ 
sy l tʲɥiʁ « on rame sur le cuir ».

Tolets
töle 11 12 19 20 30
tŏle 1 2 3
töleː 24 25 27 31
tɔleː 22
tölɛ 23 34(SO)
tɔle 14 15 17
tɔlɛ 18 21 35 37 38
tɔlɛː 13 16
tɔlə 36
tule 4 5 32(T)
tulɑi̯ 33
gabiʲo 29
kabiʎo 23
bwönetɑ̃ 23
23 kabiʎo (m.) « simples chevilles rondes enfoncées dans un trou du 
plat-bord » ; bwönetɑ̃ (m.) « chevilles à tête carrée, plus robustes ».
29 gabiʲo « cabillots qui font o�ce de tolets ».
21 töle d liɲu (m.) « chevilles fendues �xées sur l’un des bords du 
bateau qui servent à accrocher la ligne à maquereaux ». (20 Les tolets 
avaient aussi cet usage).
21 Les apprentis charpentiers vendaient les tolets aux mousses pour se 
faire un peu d’argent de poche.

Toletière
tɔltjɛʁ 18W 21 38
tɔltjiʁ 22 
tuʁtɪʁ 33
tɔltçɛð 34(SO) 
tɔʁtjɛʁ 37 
tulɑʒ (m.) 32(T) 

Dames (de nage)
dam 5 6 14 15 16 17 18 20 21 25 27 29 30 31 35 37 38
dɛm 23W
dam də naʒ 5 6 10 19 28
dam də nɑʒ 11
naʒ 23
nɑʃ 32(T)

Les trous dans le bordé pour le passage des avirons
le guö̯ʁm (f.) 23W
le uʁd (f.) 22
le wɔʁd (f.) 23 24 (pour le cageot, v. marges de la carte 20)
le faʁg (f.) 14
6 tap (m. ?) « bonde qui permet de boucher de l’intérieur les trous 
dans le bordé où passent les avirons ».
36 ɑ̃ɟiʲ (f.) « trous triangulaires dans les fargues, toutes les brasses, pour 
évacuer l’eau ».

naʒji
ɦalö sy l bweː moʁ

naʒe

naʒe
nɑʒe

naʒe

naʒe

naʒe
naʒe

naʒe

naʒe

ʁame

11W
aviʁɔne
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25. GODILLE ; GODILLER
Quest. 45a et 45b

  GOUVERNAIL
  Quest. 41

  GAFFE
  Quest. 48

  PETITE GAFFE

  CHA�E, SORTE DE G�PPIN

  UTILISER LA CHA�E

gabɑr ; gabɒrɒi̯ (T)

aviʁɔ̃

gödiʲ ; gödiʲe
gödiʲ ; gödiʲe

aviʁɔ̃ ᵈ gabɑʁ ; gabaʁɛ̹

av�̆ðɔ̃ ᵈ gabɒ̆̆̆ð ; gabăðɛ (SO)

gŏdiʲ ; gŏdiʲe

 ; gɔdiʲe

gɔdiʲ ; gɔdiʲe

gɔdiʲ ; gɔdiʲi

gödiʲ ; gödiʲe

gödiʲ ; gödiʲie̯
gödiʲ ; gödiʲe

gödiʎ ; gödiʎie̯

gödiʲ ; gödiʲi

gɔdiʲ ; gɔdiʲe

gɔdiʲ ; gɔdiʲe

godi ; godiʲe

gudiʲ ; gudiʲe

gödi ; gödiʲe

gŏdi ; gŏdiʲe

gɔdiʲ ; gɔdiʲe

gödiʲ ; gödiʲe

; gɔdiʲe
gödiʲ ; gödiʲe

gödil ; gödiʲi

gödiʲ ; gödiʲe aviʁɔ̃ ; gödiʲe

32(T) la skŏʃ « l’emplacement de la godille ». 
33 gabɑʁ «  pièce de bois creusée en demi-cercle à l’arrière de 
l’embarcation, dans laquelle se place la godille ; on la protégeait vec un 
morceau de cuir ». ʒ kɔpwɛ̰m dy kɥiʁ eː / l mɛt dɑ̃ la gabɑʁ e 
ʃuⁿna dyʁe / le kɥiʁ dyʁe dy momɑ̃ k i kmɑ̃ʃet a d̥pɪʃɪ d͡ʒ ɑ̃ 
mtɛ̰m y nuvwœ̝ « Nous coupions du cuir et le me�ions dans la 
gabarre et cela durait, le cuir durait ; à partir du moment où il commen-
çait à partir en morceaux, nous en me�ions un neuf ».
37 gɔdijwɛʁ « dame de nage qui maintient la godille ».
33 d͡ʒ avwɛ y batɛ d̥ katɔʁzə piː / e d͡ʒə pʁanɛ̞ die̯ pasad͡ʒᴶɛʁ 
[…] d͡ʒe n nad͡ʒɛ pɑ / kaʁ d͡ʒ alɛ dɑ̃ lɛ̞ kav / si ʃ tɛ nad͡ʒi lɛ̞ z 
aviʁɔ̃ il tɛ a la vwɛ̞ / d͡ʒə gabaʁɑ « j’avais un bateau de quatorze 
pieds et je prenais dix passagers […] je ne ramais pas car j’allais dans les 
gro�es marines. Si c’était à la rame, les avirons étaient dans le passage ; je 
godillais ».

Gouvernail
guvɛʁnaj 3 4 5 6 7 8 10 14 15 16 17 18 19 20 24 26 27 28 30 37 38
guvɛʁnɑj 13 23
guvɛʁnɑ̆j 1 2 9
guvɛrnɑi̯l 32(T)
guvəʁnal 36
guvɛʁna 21 22
guvɛʁnɑ̆ 25
guvɛrnɑ 34(SO)
guvœʁnɑ 33
guvʁœnɑ 33
kuvɛʁnaj 31
1 pitɔ̃ sɛʁvɛl « dispositif qui sert à soulever le gouvernail ».

13 fɛmlo (m. p.) « sortes de colliers qui tiennent le gouvernail ».
31 kapte « suivre une direction, à pied dans la baie (ou en bateau ?) » : 
kapte su tɔ̃blɛn « se diriger vers Tombelaine ».
33 jɛʁ « erre, vitesse (d’un bateau) ». 
kɑ̃ ty vɑ kɔ̃tʁə l vɑ̃ / i fɔ k t ɛ l vɑ̃ puʁ dunœ d l jɛʁ o batœ̝ /e 
pie̯ dy momɑ̃ k ty vwɛ̞ k il a d l jɛʁ ase ty l mwɛ dɑ̃ l vɑ̃t / əl 
vɑ̃ hap lɛ̞ vwɛ̞l / i ʁviʁ li mɛ̰m / ty l guvɛʁnə duv lə guvœʁnɑ 
mwɛ i ʁviʁ li mɛ̰m « quand tu vas contre le vent, il faut que tu aies le 
vent pour donner de l’erre au bateau. Et puis à partir du moment où tu 
vois qu’il a assez d’erre, tu le mets dans le vent, le vent a�rape les voiles, il 
vire lui-même. Tu le diriges avec le gouvernail, mais il vire lui-même ».

Ga�e
gaf 1 3 4 6 7 8 12 13 14 16 17 18 19 21 23 24 25 27 28 29 30 31  
 35 36 37 38
ɟaf 15 
gɑf 20 
gɑ̆f 2 3 5 9 34(SO)
gɒ̆f 32(SPB)
gɛ̞f 33
gef 32(T, SPB)
d͡ʒef 32(T)
11 elɑ̃gø « bâton ferré à pointe acérée qui sert à faire passer la morue du 
doris au voilier (lexique terre-neuvas) ».
32(T) gafɒi̯, 33 gɛ̞fwɛ̹ « ga�er ».
34(SO) bwethuk (m.) « longue ga�e servant à accoster ».
36 bʁigad « ga�e, dans la marine nationale ».
36 bʁigadje « matelot qui aide à l’accostage ». Commentaire de 
l’informateur : « y a toujours un brigadier devant ».
37 bʁigad « longue ga�e servant à accoster, à ga�er une bouée, etc. ».

Petite ga�e
gafo (m.) 12 24 25 34(SO)
gafɔ̃ (m.) 36
gafjɔ̃ (m.) 4
gafiʲɔ̃ (m.) 6

Cha�e, sorte de grappin
catɔnjɛʁ 15 
katunjiʁ 22
kɑ̃tönjɛʁ 3

Utiliser la cha�e
catɔne 15
katuno 22 
gʁapiʲe 11 
gʁape 11 

// ; sjɛ a t͡ʃy

gödiʲ ; gödiʲe

gödiʲ ; gödiʲe
gödiʲ ; gödiʲe

gödil ; gödiʲe

godiʲ ; godiʲe

gödiʲ ; naʒe a la gödiʲ
gödiʲ ; gödiʲe

gödiʲ ; gödiʲe

gödiʲ ; gödiʲe

gödiʲ ; gödiʲe

aviʁɔ̃ ᵈ gɔdiʲ
gɔdiʲgɔdiʲ
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26. EMPLANTURE (du mât)
Quest. 47

?

ɑ̃plɑ̃tyʁ

?

?

kʁapau̯ m.
ɑ̃plɑ̃tyʁ

tʁu dy mɑ m.

pjɑ̃tyʁ

ɑ̃plɑ̃tyʁ

ɑ̃pjɑ̃tøz
ɑ̃plɑ̃tyʁ

ɑ̃pʎɑ̃tyʁ

ɑ̃plɑ̃tøʁ
ɑ̃plɑ̃tyʁ ×

×

ɑ̃plɑ̃tyʁ

?

pje ᵈ mɑ̆ m.

pje ᵈ mɑ̆ m.

sabo m.

ɑ̃plɑtyʁ

pje ᵈ mɑ̆ m.

//

pɔu̯tœ m.

//

pje ᵈ mɑ̆ m.

8 ʃez aje (m. p.) « les deux pièces de bois d’environ dix centimètres 
de large et vingt centimètres de haut qui retenaient autrefois le mât au 
niveau du pont ». Au fond du bateau, le mât était bloqué dans les trous 
(de six à sept centimètres au carré) des alliers par une pièce de bois 
appelée clé [kle] et par des coins. Il n’y avait pas d’étais, mais la drisse 
servait aussi à maintenir le mât du côté opposé à la voile. V. schéma 
ci-dessous.

13 aʁgani « bout-dehors arrière ».
13 lez aløz « les deux pièces de bois de forte section qui servent à 
maintenir le mât quand on l’amène ».
13 miʃ (f. p.) « supports du mât quand il est amené ».
13 l ʁökɑ̃bɔl « le collier métallique (trente centimètres de diamètre, 

deux centimètres d’épaisseur, vingt centimètres de large) �xé sur l’étrave, 
dans lequel passe le mât de beaupré ».
24 ʁɔkɑ̃bɔl (m.) « pièce métallique comportant un anneau et un 
crochet, pour �xer la vergue ».
35 ʁɔkɑ̃bɔl « rocambeau (anneau métallique qui glisse le long du 
mât) ». Commentaire de l’informateur : « on crochait la vergue sur le 
rocambol [ʁɔkɑ̃bɔl] ».
24 kwef (f.) « endroit sur le banc où est �xé le mât ».
33 la kʎɑm « la pièce de fer qui sert à �xer le mât à son passage à travers 
le banc » ; kʎɑmwœ « �xer le mât à son passage à travers le banc ».
36 maʁguje « anneau en bois cannelé pour guider un cordage » ; la 
cosse [kɔs], en fer, a le même usage.
11W gʁeje, 30N greʲi « gréer (un bateau) ».
13 (Gréé) a la plakbɔl « mal gréé, mal entretenu ».
36 « J’étais gʁeje [équipé] en chalut et tout ».
33 kɑ̃ ʃ tɛ dɑ̃ l ivwœ d͡ʒə fəzɛ̰m sɛʁvi l pʏ pti batœ / katɔʁzə 
pɪː / e d͡ʒ avwɛ̰m la vwɛl d avɑ̃ː / e pie̯ la gʁɑ̃ vwɛl / mwɛ̞ dov 
lɛ̞ ptɪː d͡ʒ avwɛ̰m y spʁit / y lɔ̃ spʁit e pie̯ d͡ʒ lə mtɛ̰m lɑ / d l 
ot bɔʁ dy mɑ puʁ gaʁde la vwɛl uvɛʁt / e kɑ̃ j ave tʁo d vɑ̃ 
d͡ʒə halɛ̰m le spʁɪt / d͡ʒ aplɛ̰m ʃuⁿna la vwɛl ɑ̃ pwɛ̃t / sɑ̃ spʁit 
/ ʃ tɛ kɑ̃ i vɑ̃tœ dyʁ ʃuⁿna « pendant l’hiver nous utilisions le plus 
petit bateau – quatorze pieds – et nous avions la voile d’avant et la grand 
voile. Mais avec les petits [bateaux] nous avions une livarde, une longue 
livarde et puis nous la me�ions là, de l’autre côté du mât, pour maintenir 
la voile ouverte. Et quand il avait trop de vent, nous enlevions la livarde. 
Nous appelions cela la voile en pointe, sans livarde. Cela c’était quand le 
vent était fort ».

ʃabo m.

?

ɑ̃plɑ̃tyʁ

ɑ̃plɑ̃tyʁ

ɑ̃plɑ̃tyʁ

?

sabo m.
×

pje d mɑ m.

//

+ 18W

?

�èche

grand voile

tape-cul

grand foc

petit foc

ballon

Bateau traditionnel de Grandcamp (point 21), d’après le dessin d’un informateur 
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27. VOILE
Quest. 46

  VOILES DIVERSES

  TANGONS (de pêche)
  Quest. 49

vel (T)

vwɛl

vwɛl
vwɛ̹l

vɛl (SO)

vwɑ̆l

vwɛl
vwɛl

vwal

vwɛl

vwæl

vwɛl
wɛl

vɛl vwæl
vɛl

vwɛl

vwɛl

vwɛl

vwal

vwal

vwɛl

vwal

vɛl

//

vwal

vwɛl

vwɛl

vwɑ̆l

vɛl

vwɛl

//

vwal

vwal
vwɛl

vwal

vwal

vwal
vwal

vwal

vwal

+

11W

Caïque yportaise (dessin d’un informateur du point 13)

36 Date de la dernière campagne de pêche à la voile : 1930.

Voiles diverses
- Grand-voile
gʁɑ̃ vwɛl 16 21 33 38
bɔʁse (m.) 5 
- Trinque�e
tʁɛ̃cɛt  21 37
tʁikɛt  11W 16
tʁicɛt 20 21
- Tape-cul
tapcy 18 21 
taptʲy  37 
tapt͡ʃy  25 
waʁi  4 5
dʁɛ̞vœ̝  33
- Foc ballon
balɔ̃ 21 
balystʁɔ̃ 21 

espeditɛl  21 
ɛspeditɛl  20
espedikɛl  16
spenikɛl  16
- Tourmentin
tuʁmatɛ̃ 16 
13NE maʁtɛ̃, mat͡ʃɛ̃kwak « voile située en haut du mât arrière, 
perroquet ? ».
15 ʃyt (f.) « côté de la voile opposé à l’amure » ; bavɛt (f.) « bord 
inférieur de la voile ».
21 bopʁa, 33 bɔ̞u̯pʁɛ̞ (f.) « beaupré ».
21 flavja « faseyer » ; mɛt ɑ̃ pafi « me�re la trinque�e d’un côté et la 
grand-voile de l’autre (par vent arrière) ».
33 bɔ̞u̯b, bɔ̞̃u̯b « baume ».
5 l övɛʁlɔp « la grosse barre de fer en demi-cercle qui traverse le bateau 
d’un bord à l’autre, perme�ant de manier la voile et de la faire passer d’un 
bord à l’autre ».
24 ivɛʁlɔf « triangle métallique qui sert à renvoyer la voile lorsque l’on 
vire de bord ».

21 le ubɑ̃ « les haubans ».
33 ɑ̃ʁɑlẽg (f.) « anneau d’une voile ».
11W gɑ̃biʲe « virer de bord » ; debɔʁde « aller trop au large ». 
13 (En parlant d’un bateau de pêche) ʁɛste aluːde « être à la cape, les 
�lets à l’eau » ; but a la ʁɑ « la proue dans le vent ».
20 ʁal ta bɒʁ : ordre adressé à l’homme de barre pour qu’il place le 
bateau face à la lame.
À Berville-sur-Seine (Seine-Maritime) : dʁive « dériver ».
35 sa fe dy deʁi (en parlant du courant)« ça fait de la dérive ».
36 38 ɑ̃ dʁiv « en dérive ».
11W tɛʁiʁ, 16 teːʁiʁ « se rapprocher de la côte ».
18W i ʁteːʁis « elles reviennent à terre (en parlant des étrilles) ».
23W teʁi « accoster ».
24 ʁtɛʁi « aller du large vers la côte» ; ʁɔʁzi « aller de la terre vers 
la côte ». 
33 Le bateau s dɛ̞v, s pʎɔ̃d͡ʒ « tangue ».
34(SO) lɔvjɛ « louvoyer ».
36 tʁikɔse « cogner contre un autre bateau ».

Tangons (de pêche)
Il s’agit de perches (ordinairement deux) disposées de part et d’autre du 
bateau, sur lesquelles sont �xées les lignes à maquereaux
tɑ̃gɔ̃ 1 29 30 36
gol (f.) 18 24
gau̯l (f.) 22 
pɛʁk (f.) 13 18 19 20 23 25
pɛʁʃ (f.) 12 37 38
pɛʁʃ a makʁo (f.) 35 (en forme de V) 
evöly 15 21
evölyt 13NE
ɑ̃spæʁ 6
ɛspaʁ 16 18W
6 tɑ̃gɔ̞̃ « tangons des creve�iers ».
15 ɟavaʃ (f.) « troisième tangon, placé à l’arrière du bateau ».
15 Les lignes à maquereau sont traînées sur six tangons, avec des plombs 
de dix-huit livres sur les deux tangons de l’avant, de dix livres sur ceux du 
milieu et de six livres sur ceux de l’arrière.
36 Un cabillot maintient le tangon pour éviter qu’il ne [dəpuʃ] « sorte 
de son logement ».
37 Quatre ou cinq tangons de chaque côté, pour la pêche à la traîne.
6 tɑ̃gɔ̞̃, 14 tɑ̃gɔ̃ « bossoirs qui servent à amener les chaloupes sur les 
gros bateaux ».
36 Lexique terre-neuvas : kabɑ̃ « palan pour saisir les doris » ; 
bɛʁdɛ̃dɛ̃ « bredindin, petit palan pour hisser les doris à bord » ; sabɑj 
« sabayes, gros �lins pour �ler les doris » ; ʃofo (m.) « estacade » ; 
ʃofodje « marins qui restaient à bord des navires terre-neuvas ». 

23W
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28. JAS (de l’ancre)
Quest. 50b

  ANCRE
  Quest. 50a

  ORGANEAU

  VERGE (de l’ancre)
  Quest. 50c

  PA�ES (de l’ancre)
  Quest. 50d

  BECS (de l’ancre)
  Quest. 50c

bɑʁ de kʁwɛᶻzie̯ f.

ʒwɑ̆l

ʒɑ
ʒwɛl

ʒɥɛl

ʒɑ

ʒwɒl ʒɑ
ʒwɑl ʒɥa

ʒɑ

ʒwal

ʒwal

//

bʁɑ̆

ʒwɛl
ʒwal

ʒwɛl
ʒɥɛl

//

ʒwɛl

ʒɑ
bʁɑ

ʒwal
ʒal

?

//

bɑr de l ɑ̃kr f. (SO)

ʒɑ

ʒɥɛl?

ʒwɛl

3 tʁø d zwal « œillet (de l’ancre), dans lequel passe l’organeau ».

Ancre
Le mot ancre a été noté au masculin dans les points 2 4 8 13 14 15 16 17 
18 24 29 30 35 38
ɑ̃kʁ 1 3 8 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 27 28 29 30 33 35
ɑ̃kr 34(SO)
ɑ̠̃kʁ 12 
ãu̯kʁ 25
ɛ̞̃kr 32(T)
ɑ̃k 2 4 5 6 7 9 21 24 36 37
ɑ̃c 38
ɑ̃kʁiʲo (m.) 36
pjɔʃ 3 12 18
16 24 pjɔʃ « ancre » (par dérision).

22 ɑ̃kʁ a deʒwalö, 36 ɑ̃k a deʒwɛle « ancre dont le jas peut se 
tourner dans le sens de la verge ».
27 deʁɒpe l ɑ̃kʁ « relever l’ancre ».
33 iʃḭ dɑ̃ ʃy tɑ̃ la / i n lə fɔ̃ pa aʃtœ / mwɛ j avwɛt y fɔʁd͡ʒœ / i 
nuo̯ fezɛ lz ɑ̃kʁ / i lɛ̞ mtɛ lɛ pɛ̞ k ty vulɑ / die̯zɥi lɪvʁ uː / vẽ 
lɪvʁ uː / tʁɑ̃t lɪvʁ uː « ici dans ce temps-là – ils ne le font pas mainten-
ant – eh bien il y avait un forgeron, il nous faisait les ancres. Il les 
me�aient au poids que tu voulais : dix-huit livres ou… vingt livres ou… 
trente livres ou… ».
34(SO) wo̰nɛ « gros caillou qui sert d’ancre ».
35 ʒwɛle l ɑ̃kʁ « me�re le jas dans le sens de la verge ».
36 ɑ̃k də mizeʁikɔʁd « grosse ancre » ; ɑ̃kʁ a ʒɑ « ancre pour une 
petite embarcation ».
38 ɑ̃k kʁapjɔu̯ « ancre pliable ». Commentaire de l’informateur : le 
kʁapjɔu̯ s e puʁ le jakman / sa kʁɔʃ pɑ si bjɛ̃ k ɛ̃n ɑ̃g̥ « les 
ancres pliables c’est pour les yachtmans, ça ne s’accroche pas si bien 
qu’une ancre ».
33 morẽ « mouillage, corps mort » ; morœ̝ « mouiller sur un corps 
mort » ; bʊː « bouée de mouillage ».
33 – y vẽt ʃẽ pɪː / ɥit ɔ̰u̯m / lə pʁɑ̃d də d̥sy la kɔʃɪː / e mtɛ a l 
jɔ / ɛ̃ // – wi ᵈdɑ // – mɛt y filɛ̃ dɑ̃ la bʊː // – wi ᵈdɑ // – ʁaj / 
hɨː / goʃe tne a dʁɛt e / wyː / a l jɔ lɛ̞ kɔnɑ̆ʁ / anjɛt i ly fo dɛ̞ 
ʃtrẽːg / e / poː / i ly fo dɛ̞ tʁelœʁ a mɛt lɛ̞ bat͡ʃjɔ d̥sʏ e / « – un 
[bateau de] vingt-cinq pieds, huit hommes ! On le prenait sur la jetée et 
le me�ait à l’eau, hein ! // – Oui bien sûr ! // – On me�ait un �lin dans 
la bouée… // – Oui sûrement ! – OK ! Ahie ! Gauchers tenez à droite et 
pfui… à l’eau les canards ! Maintenant il leur faut des cordes et… Pouh 
! il leur faut des tracteurs pour me�re les bateaux dessus et…».

Organeau
ɔʁgano   11 20 21 24 25 27 29 37
uʁgano   22 
aʁgano   36
ano   3 14 38
ɑ̆njɛö̯  2
ʁɛ̃g (f.)  33
mɛl (f.)  23 
mɒjɔ̃  30 
øje  31
tʁu d ʒwal 5 
sigal (f.) 15 

Verge (de l’ancre)
Il s’agit de la barre centrale, verticale, de l’ancre
vɛʁʒ  1 29 36
vɛrʒ  32(SPB)
vɛʁʒ̥ 38
vɛʁg  3 14 21 23
tiʒ  15 37
mɔ̃tyʁ  38
bʁɑ (m.)  33
ʒɑ̃b 10
gɑ̃b 22
gãb 25
fy (m.) 10
fʏ (m.) 12
kɔʁ (m.) 3
ʒɑ (m.) 35
ʒɑz (m.) 27
ʒe (m.) 5
ʒval (m.) 11W
ʒwɛl (m.) 24
ʒɔ̃ (m.) 4
33 kʁwɛᶻziːe̯ « croisée (de l’ancre) ».

Pa�es (de l’ancre)
pat 3 5 6 11 11W 14 15 17 20 21 22 23 25 33 35 36
pɑ̆t  2
pan  10 
bʁɒ (m.) 29
dwa (m.) 38
ʒɑ̆ (m. s.) 8
36 djamɑ̃ « collet de l’ancre, à la jonction des deux pa�es ».
21 ɑ̃k a fœl də lɔʁje « ancre à pa�es larges » ; ɑ̃k a pikwa « ancre 
à pa�es pointues ».

Becs (de l’ancre)
bɛk  27 29 30 36 37 38
bɛ  22 
kʁɔk  38
mɑʃwaʁ (f.) 31

ʒwal

ʒɑ
ʒɑ

ʒe

ʒɑ

dwal
zwal

ʒɑ
ʒwal

ʒɑʁ

?

?
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29. COALTAR
Quest. 51

  COALTARER

kɔltaʁ
blak
gʁo blak

//

kɔltɑʁ

kɔltaʁ

kɔltaʁ

kɔltaʁ

kɔltɑ̆ʁ

kɔltăʁ

kɔltaʁkɔltaʁ

kɔltɒʁ

//

kɔltɒʁ
blak

kɔltɑ̆ʁ

kɔltɛr (SO)

kɔltaʁ

blaktɒr f. (T)

kɔltaʁ
blak

kɔltaʁ

kɔltaʁ
blak

kɔltaʁ
blac

gudʁɔ̃
blak

//

kɔltæʁ
gudʁɛ̃

gudʁɔ̞̃
kɔltaʁ (r.)

tɑʁ f.
kɔu̯ltɑʁ f.

Coaltarer
kɔltaʁe  13 20 37 38
blake  36
taʁɛ̹  33
33 kɑ̃ d͡ʒə lz avwɛ̞m nœ̝ / d͡ʒə koltaʁɛ̞m lə bɑː / lə fɔ̃ː / ɑ̃ᵈdɑ̃ 
[…] d͡ʒysk ɛ̞ pʎɑ̃ʃ a kɑl / pa o d̥sy d̥ ʃuⁿnɑ̆ / e pie̯ ʒ lə pɛ̃tyʁɛ̞m 
lə ᵈdɑ̃ / ʁud͡ʒ / o ʁa d la seʁ / e pie̯ d la seʁ ʃ tɛt œ / bʎɑ̃ vɛʁ 
u « quand nous les avions neufs [les bateaux], nous coaltarions le bas, 
le fond, en-dedans […] jusqu’aux planches de cale, pas au-dessus de ça 
et puis nous le peignions, l’intérieur rouge au ras de la serre et puis à 
partir de la serre c’était euh… blanc, vert ou … ».
36 On me�ait un morceau de graisse dans le coaltar. On coaltarait avec 
un bouchon d’étoupe de chanvre.
3 7 pɛ̃tyʁe, 33 pɛ̃tyʁœ « peindre ».
33 la pɛ̃tyʶʁiː « le fait de peindre ».

//

bʁɛ

kaʁbönil
gudʁɔ̃

kɔltaʁ

kɔltăʁ

kɔltaʁ
kɔltaʁ

kɔltaʁ

væʁniʃ
blak kɔltaʁ

kɔltaʁ
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30. CALFATER
Quest. 52

  B�I

  �DOUBER

//

kalfɑ̆te

galfete
galfeːtʁe

kalfeːtö

kalfeta̟

kalfeːte

kalfete
kalfəte
kalfeːtʁe

kalføte

?

kalfɑ̆te

kalfete

kalfete

galfete

kalfeːte

//

kalfatö

calfate

kɑ̆lfɑ̆te

kalfeːtɛ (SO)

kalfate

kalfate

kɑ̆lfeːtɑi̯ (T)
tɛ̞̃t͡ʃɛ (T)

galfete

kalføte

kalfɑ̆te

galfete

30 galfa (m.) « étoupe de chanvre ».
35 galfɑ, 37 38 galfa « calfat, ouvrier qui calfate ».
37 kutyʁ (f.) « interstice entre deux bordages, que l’on comble avec de 
l’étoupe et du brai ».

Brai
bʁe 1 7 14
bʁe (f.) 36
bʁeː (f.) 30
bʁɛ 19 27 29
bʁœ 16
17 Selon l’informateur, on fait fondre le brai pour obtenir du coaltar.
36 bʁɛje « enduire de brai ». On me�ait du coaltar dans le brai « pour 
que c’est plus liant ».

Radouber
radobɛ 34(SO)
ʁeköfe 6
pɑse sy l gʁi 2
mɛt a s kuti 5 
2 Par allusion au système en usage à Dunkerque ; en fait, on tirait le 
bateau à sec.
1 gʁi (m. p.), 3 4 gʁiʲ (f.) « cale sèche ».
16 fɛʁ la fʁɔt « ne�oyer la carène du bateau ».

//

kalfate

kalfate
kalfate

kalfate

kalfetʁe

kalfate
kalfate

kalfate

etupe

kalføte
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31. CABESTAN
Quest. 54

  BÉQUILLES

kapwɛstɑ̃

kɑ̆̆̆pɛstɑ̃

kapəstɑ̃
kapɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kɑ̆pɛstɛ̃

kapɛstɛ̃ ?

kapɛstɑ̃

gabɛstɑ̃

kapɛstɑ̃

//

kɑ̆bɛstã

cabɛstɑ̃

kɑ̆bɛstɑ̃

kapɛst (SO)

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

wɛ̃ʃ

kapɛstʁɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

wɛ̰nʃ (T)

7 viʁe « manœuvrer le cabestan ». 
13 viʁe le batjau̯ « remonter les bateaux sur la grève en utilisant le 
cabestan ». 
35 À propos du chalut : ɔ̃ viʁ o wɛ̃ʃ « on vire au cabestan ».
36 wɛ̃ʃ « winch, treuil à main, sur les bisquines ».
13 14 pɑ̃ (m. p.), 12 pɑ̠̃ (m. p.) « traverses de bois que l’on glisse sous 
le bateau pour le remonter sur la grève à l’aide du cabestan » ; elles 
étaient savonnées ou sui�ées au point 12.
13 viʁe l batɛ o kupe d la bʁɛ̃g « monter le bateau au haut de la 
grève » ; 13 lɔ̃ʃe la kaik « me�re la caïque à l’eau » ; mɔ̃te l batɛ o 
ʁaʃine « monter le bateau le plus haut possible » (quand on le 
désarmait à la mi-décembre). On reprenait la pêche à Pâques.
36 l bitaʁ dy ɟɛ̃do « la pièce de bois carrée, de quarante centimètres 
de section, qui relie le guindeau à la quille ».

Béquilles 
Elles servent à maintenir debout un bateau qui repose sur sa quille.
beciʲ 15
bɛt͡ʃiʲ 38
bətʲiʲ 36
becil 29
bɛt͡ʃil 25
beciʎ 23
dʁag 36 (pour les bateaux terre-neuvas)
1 tɛ̃ buʃɛ̃ « tins, chantiers servant de support à la quille d’un bateau en 
cale sèche ».
5 eʃøɥe « échouer ». 
20 askɒʒ (m.) « mise à sec du bateau (deux fois par an) ».

kapɛstɑ̃

//

kabɛstɑ̠̃

+

kapɛstɑ̃

kabɛstɑ̃

kapɛstɑ̃

kapɛstɑ̃
gabɛstɑ̃

kabɛstɑ̃
kabo

?

+

11W
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32. NŒUD PLAT MAL FAIT
Quest. 53

  ANNEAU D’AMAR�GE

  BI�E D’AMAR�GE

  CORPS MORT

nø d vaʃ

dʁe nu

nu d vak

nœ ᵈ ʃjɛ̃

×

nø d vak
nø ᵈ peizɑ̃

nœ d vak

nø d vaʃ

nø d vaʃ

//

nu d vɑ̆k

nø ᵈ fɛʁmje

nœ ɑ̃ t͡ʃy ᵈ pulɛ̃ (SO)

nu d vak

t͡ʃy ᵈ pulɒ̰ (T)

nø d vaʃ
nø kony

nø ᵈ patisjɛ

nœ d vak

nø d vaʃ

nø d vaʃ
nø kony
nø konä

nœk de gʁɑ̃ mwɛ̞ʁ

nø d vaʃ
nø ᵈ bifɛ̃ nø d vak

nø ᵈ pataʃɔ̃ nø d vac

nø ᵈ t͡ʃɛ̃
nø d vac

//

nø ᵈ peizɑ̃
nø ᵈ kiɲɛo̯

V. aussi ALN 143*.
5 On dit simplement : t ɑ mal fe tɛ̃ neʊ̯ « tu as mal fait ton nœud ».
6 ty n seʁɑ̆ ʒame t fwɛʁ ɛ̃ nø puʁ et pɛ̃n « tu ne sauras jamais faire 
un nœud malgré tes e�orts ».
23 t a nwe ʃa a dʁe nu « tu as fait ça en nœud droit ».
36 Commentaire du témoin : le fam i fɔ̃ tuʒuʁ de nø kony « les 
femmes font toujours des nœuds cornus ».
38 Commentaire du témoin : s e de nø ki n sɔ̃ pɑ maʁɛ̃ « c’est des 
nœuds qui ne sont pas marins ».
PLAISANTERIES T�DITIONNELLES :
25 va t ɑ̃ atat͡ʃi te bøː « va-t-en a�acher tes bœufs ! ».
8 fʁɑ̃ nœ « nœud bien fait » ; de nø d amuʁ « des nœuds qui se 
touchent ».
15 nø a pla pwɛ̃ « nœud simple, ordinaire ».
19 enuce « enlever les nœuds ».
32(C) pweː « nœud coulant » ; kjavœ̜r (f.) « nœud de brêlage ».
11W epɛ̃glɛt (f.) « épissoir » ; kɔ̃ d vaʃ (m.) « sorte d’épissure ».
32(C) episœ̜r, 33 ɛ̞pisœʁ « épissure ».

32(C) tet d alwɛt, 32(T) cy d̥ pulɑ̠̃ (m.) « épissure pour empêcher 
un cordage de se décomme�re ».
32(T) pwɛ (m.), 32(SSr) pweːsœʁ (f.) « boucle pour arrêter un 
cordage » ; 32(F) pweːsjɛ, 32(T) pweːzjɛ « faire une boucle pour 
arrêter un cordage ».
32 pweːsʁɛ̞s (f.) (SSr), pɛʁʃeʁɛs (f.) (T) « épissoir ».
33 e si kikœ̃ avwɛ vɔu̯lɛ mɑ̃ filɛ̃ː / ʒ puɛ lə ʁkunɛ̞tʁ / paʁ mʊn 
ɛ̞pisœʁ / yn tɛ̞t də tyʁ / dɑ̃ mɔ̃n ɛ̞pisœʁ / kum yn ɛ̞ / y tyʁbɑ̃ 
/ dɑ̃ l ɛ̞pisœʁ […] ty pɑs tən ɛ̞pisœʁ e kɑ̃ ty vɛ̃ a mie̯ l fʁɛ̰m 
/ ty pɑs ɑ̃t la tɛ̞t dy tʏʁk / e ʁɛ̞pis əgɛ̃ « et si quelqu’un avait volé 
mon �lin, je pouvais le reconnaître à mon épissure : une tête de Turc 
dans mon épissure, comme un in…, un turban dans l’épissure […] Tu 
passes ton épissure et quand tu arrives au milieu de la structure, tu 
passes entre la tête du Turc et épisses à nouveau ».

Anneau d’amarrage
bukl (f.) 23 37
buk (f.) 21 36 38
mɛl (f.) 23
ɔʁgano 29 30
luiːs (f.) 32(T)

Bi�e d’amarrage
kanɔ̃ (m.) 20 21
pice (m.) 2
bolaʁ (m.) 3 4 12 17 18
bölɑ̆ʁ (m.) 1
18 21 le filø (m.) « les deux pièces de bois de huit centimètres de 
section �xées au travers du bordé et de la membrure, sur chaque bord 
du bateau, et servant à amarrer di�érents cordages ».
23W ɦalbɒ (m.), ɦal a teʁ (m.) « va-et-vient de la poulie d’amarre du 
bateau ».
36 kapysin « boucle de pont, anneau de fer pour saisir les doris ».

Corps mort
morɛ̞̃ 32(SPB)
mɔ̞u̯ʁɛn (m.) 33
tɑ̃gɔ̃ 27 35 37
tɑ̠̃gɔ̃ 28
21 fɔ̃sad (f.) « cordage �xé au corps mort ».

nø ᵈ kjɛ̃

//

nø ᵈ cɛ̃
nø d vak

nø ᵈ cɛ̃
nø d vak

nɛu̯ fwaʁø

nø d vak

nø ᵈ köʃɔ̃
nø d vak
nø d bifɛ̃

nuk ki ʃiː nø d vak
nuk əd vak

//

×

11W
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33. PÊCHEUR EN BATEAU ; PÊCHER (en bateau)
Quest. 60a et 61a ; ALN 600* « pêcher »

  CAPITAINE

  MAUVAISE PÊCHE

pwɛ̞cœ ; pwɛ̞cɪ

matlö ᵈ pɛk

? ; ale a la mei̯

peːʃu, pjɒku ;

peːkø ; alö a la me

pɛ̞kjuː ; ala a la ma

 pɛ̞cø
pɛ̞kju

pɛ̞cø ; pɛ̞tʲe

matlu ; s ɛ̃n ɑ̆le a l pɛk

matlu, meʁɛ̃ ; s ɛ̃n ale ɑ̆ l mɛ̆ʁ

pekjø ; nuz ɛ̃n ale a l mɛ̆ʁ

peʃœʁ

peːku ; peːci

//

peːkjø ; peːcie̯

petʲø ; petʲe

peʃœʁ ; ?

peːtʲœ̜ ; ale o batɛ (SO)

peːkø ; peːcie̯

 peːkuː
baʁkuː

peʃœʁ ; ale ɑ̃ peʃ

pɛ̞tʲø ; pɛ̞tʲe

matlö ; pece

pwɛʃu ; 
ale a la pwɛʃ

peːcø ; ale a la me

matlö ; ale a l pɛk

pɒi̯sunjɛ (T)

; ?

ale a la peʃ
fɛʁ sa maʁeː

; alɒi̯ o batɛ (T) ; ale a la peːk

pɛ̞tʲe
fɛʁ ʁut pɛ̞ʃ;

s ɛ̃n ɑ̆le ɑ̆ l mɛʁ
s ɛ̃n ɑ̆le fɛʁ ɛ̃ tʁe u dɛö̯;

2 On peut préciser : matlö d̥ pɛk ö laʁʒ « pêcheur hauturier ; matlö 
a l tit pɛk « pêcheur côtier ».
33 Pluriel : pwɛ̞cœ̆ʁ.
4 i sɔʁt, i sɔʁt peke « il part en pêche ».
10 pekɒj (f.), 11 pekɑj (f.), 33 pwɛ̞ᵏkɪː (f.) « produit de la pêche ».
30 la peːkɒj « la poiscaille ».
18 maʁɑ̃de « pêcher en se déplaçant le long de la côte » ; maʁɑ̃daʒ 
(m.) « pêche en se déplaçant le long de la côte ».
19 ale sy l kaju « pêcher (le bar) en bateau très près de la côte ».
20 minötø « pêcheur en chaloupe ». Commentaire de l’informateur : 
« c’est parce qu’ils allaient jusqu’à un creux qu’on appelle le Minot 
[minö] , au large de Port ».
21 minötje « petit pêcheur côtier » ; fɛʁ lə minö « faire la petite 
pêche côtière avec un canot ».
30N le bɑ̃u̯cer, 37E le pɛltɑ « les Terre-Neuvas ». 
30N ale aö̯ bɑ̃ « aller pêcher la morue à Terre-Neuve ».

35 filɛtjɛ̞ « pêcheur qui pratique la pêche au �let, en bateau ».
10 pecø d bʁœj « mauvais pêcheur ».
38 peʃu, modi peʃu se disent par plaisanterie ou pour parler d’un 
mauvais pêcheur.
14 pɛ̞tʲe a tut pi « faire une bonne pêche » ; j a d l awi « l’endroit 
est poissonneux ».
16 kɔk « patron-pêcheur qui fait de grosses captures ».
38 peʃɑ̃ « qui permet de prendre du poisson en bonne quantité ». « Le 
gyt [“catgut”] c’est pas si pêchant ».

Capitaine
kaptɛn 12
kaptɛ̃n 33 
kaptɛi̯n 11W
kɒ̆ptɔ̃in̯ 32(SSr) 
13NE mɔ̃nɔ̃k « surnom donné au capitaine, à la grande pêche ». 
11W növiː « novices ». 
32(SSr) marinjɛ « marin (n.) ».
1 la pataʃ « la douane maritime ».
33 j avwɛ d bwɔ̃ pilɔt ɑ̃ sɛʁ lə tɑ̃ pɑse mɑ̃ vɪ / miʎœ̝ k ɔnjɛ / 
ɔnjɛ lɛ̞ batjo ki vɛn de gɛʁnezɪ / il ɔ̃ l reda / mwɛ lɛ̞ vjɛʁ 
pwɛkœʁ / ty vwɛjɛ pɑ dɑ̃ la bjɑz / ʁɛ̃ / ʁɑi̯t / lə kɔ̃pɑ / la mɔ̞̃t 
/ ʁɑi̯t lɛ vlɑ / i savwɛ l œʁ / dɛ ʁɔki ɑ̃ ʁɔki / kɔ̃bɛ̃ k i pʁanɛ d̥ 
tɑ̃ dɑ̃ l batœ « il y avait de bons pilotes à Sercq dans le temps passé, 
mon vieux ! Meilleurs qu’aujourd’hui. Aujourd’hui les bateaux qui 
viennent de Guernesey ont le radar, mais les vieux pêcheurs… tu ne 
voyais pas dans le brouillard, rien, bon ! Le compas, la montre ! Bon, 
voilà ! ils savaient l’heure, de rocher en rocher, combien il fallait de 
temps dans le bateau ».

Mauvaise pêche
 - Bredouille
bʁɛduö̯l 25
bəʁduj 35
bʁɑ̃duj 11 13NE
kapɔt 36
buʁjaö̯ 36
 - Mauvaise marée
mwɛi̯ mɛʁɛ 6
maʁe puʁ le fʁeː 24
maʁɛ pu l sɥif 20
maʁɛ ᵈ mizɛʁ 12 15
maʁe d̥ pwɛs 13 16
 - (Rentrer) vide
vjed 32(T)
vjɑ̃  33
 - Ne rien pêcher
petʲe de gœl 15
fɛʁ blɑ̃  4
fɛʁ fani  4
fɛʁ fuʁ  6
fɛʁ pɛʃ nyl 6
ave œn ply 14
ave œn fɔ̃tɛ̃i̯n də bʁœnvɑ 14
pløme l jaö̯ 4
17 ʁəvniʁ a pwal « ne rien pêcher en raison de la perte du chalut ».
37E buʁjau̯ « terme de moquerie pour un pêcheur rentré bredouille ».
36 la gwiɲ « la malchance ».
6 l aʁny « la période où l’on ne pêche pas, l’hiver ».
11W 13NE maʁe d̥ paʁadi (f.) « temps d’inactivité à bord des 
bateaux terre-neuvas en raison du mauvais temps ».
DICTONS :
33 anjɛ ty n ɑ pɑ / dɛmɛ̃ t ɛʁɑː / ɑ̃t la mwɛʁ e ty vivʁɑː « au- 
jourd’hui tu n’as pas, demain tu auras. Fréquente la mer et tu vivras ».
LOCUTIONS PLAISANTES :
33 ʃ ɛ la pwɛ̞k a la ʁɛ̃n « c’est la pêche à la Reine ».
6 « T’es allé à la pêche à la gobie ».
37 Dialogue : – ɑ ty pwɛʃe – nɔ̃ ɔ̃ n se pɑ kɔmɑ̃ s e « – as-tu pêché? 
– non, on ne sait pas comment c’est ! »
38 Dialogue : – « T’as eu quelque chose ? – roupe�es ! »

pɛcø ; ale a la pɛi̯k

peːcø ; peːci

pecø ; ?

pecø ; pece

matlö ; 

pecø ; ale a l pɛk

peke
ale a l mĕʁ
fɛʁ əs maʁɛ̞

mɑ̆tlŏ

// ; petʲe

peːcøpeːcø
matlö ; ?

peːcø ; peːce
pecø ; ?

// ; pece

peʃœʁ ; peʃe

peːkju ; ale a la peːk

28N peːkju ; //

9SW

18W

marinje (SPB)

peʃø
(peʃu)

37E
// ; pɑi̯ʃe

ale a la mei̯
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34. PÊCHEUR À PIED ; PÊCHER À PIED
Quest. 60b et 61b ; ALN 600* « pêcher » et « (la pêche) à marée basse »

  CE QUI PORTE MALHEUR (à la pêche)
  Quest. 64

  CE QUI PORTE BONHEUR (à la pêche)
  Quest. 65

(ɔʁmiʎœ̜) ; ×

(pekœʁ ɑ̆ gɛʁnad)

seʁøz f. ; 
ale o bɑ də l jau̯

(biʃtje)

×; 

ʁɔkju ; ala o ʁötʲe

ʁɔkɒjø ;

(sœtʁiʲe)

basyʁje ; ?

? ; pece

peːku ;

//

ʁökɒjø ; alö a bɒs jɔ̞u̯

× ; ale a la tɑt

peʃœʁ a la kɔt ; ?

bɒsjɔtœ̜ ; bɒsjɔtɛ (SO)

ʁɔkɒjø ;

peːcuː ;

(peʃu ᵈ dʁanɛ)
 

ʁɔkɒjø ; ale a la ʁɔkɒj

pekø a pje

pwɛʃu a pje ;

peʃœʁ a pje ; ale a la pek

? ; ale a l pɛk a pje

 × ;

? ; 

alɒi̯ a bɒs jɒ (SPB)
alɒi̯ a bɒs jaö̯ (T)
basjötɒi̯ (T)

× ; (pɛ̞ce yn kodjʲɛʁ də mol)

ʁɔtʲiʲø ; ale o ʁɔce

(peʃu ᵈ peʃʁi)

(kökiʲaʁ)

; ale peʃe

; ale gʁate dɑ̃ la gʁɛv

pekɔte
ʁökɒʲi
basjötɛ
alɛ a bɑs jaö̯

ale a la ʁɔkɒj
ale a la bɒs jo

ale a la ʁɔkɒj
ale a la bɒs jo

alö a la bɑs jo
ʁökɑʎie̯

ale o ʁɔcɛ
ale a la ʁɔkɒj
(ale a viɲo)

; pece sy l sɑ̆b(mujɛʁ f.)

; s ɛ̃n ɑ̆le a l kɔt(sœtʁiʲɛ̆ʁ f.)

basjotø ; //

ale o bɑ d l o
ale ʁamɑse

ale o ba
ale o bɑ d l ɔ 
(ale o kɔk)

2 3 5 9 13 20 30 33 35 37 Les mots entre parenthèses évoquent des 
pêches ou des engins de pêche spéci�ques. 
11 ʁɔkɑj (f.) « produit de la pêche à pied ».
36 ɔ̃ va ale o bɑ də l jau̯ seʁe dez iːt « on va aller au point bas de 
la marée basse ramasser des huîtres ».
36 sɔ̃ tʁu/sɔ̃ mɛt, 37E sɔ̃ hɑ̃, 38 sɔ̃ kwɛ̃ « son lieu de pêche favori ».

Ce qui porte malheur (à la pêche)
 – Le lapin et tout ce qui le concerne, y compris le mot lui-même, 
sont unanimement cités. (Pourtant à Sercq, on appâtait parfois les 
casiers avec du lapin sauvage, qui abonde). 
Le mot lapin étant tabou, on nomme cet animal : la bet a gʁɑ̃d̥z öʁɛl 
(4), la bet a gʁɑ̃t ɔʁɛj (36), le gʁɑ̃dz ɔʁɛj (17), əl lɔ̃gz o (3), əl 
kuzɛ̃ dy ljɛv (3), əl bələbələ (3), la bet (10), ɛ̃ ʃœʃœj (17), l 
gʁingos (19), ɛ̃ kaniʃɛl (18W), ɛ̃ ʁabɛʃ (20 18W). 
3 « Ils n’aimaient pas le lapin les matelots / parce que le lapin il bou�e le 
bois [i buf el bo] ». 

5 Si par hasard la gamelle d’un matelot contenait du lapin, on disait : nö 
maʁɛ al e fɛt « notre sortie de pêche est �nie ». 
36 « On m’aurait foutu mon sac [“mis à la porte”] si j’en avais parlé étant 
mousse ». 
37 Si le mousse le disait [le mot lapin], ils le débarquaient ».
 – L’évocation d’un singe : 7
 – Le chat : 23 ; un chat noir : 4 30
 – Le porc ? : 13 (Dicton : « Marée de cochon, marée de guignon »).
 – Si�er : 2 11W 13 15 25 36. Si quelqu’un si�e, on lui dit : 2 te t 
kʁö pɑ̆ ö bɑ̆l « tu te crois au bal ! » ; 13 j a k lə vɑ̃ ki siːf « il n’y a 
que le vent qui si�e ! » ; 25 ty tʁuv pɑ k i vɑ̃t aseː « tu ne trouves 
pas qu’il vente assez ! » ; 36 va t ɑ̃ sifle o pje dy mulɛ̃ « vas si�er au 
pied du moulin ! ». 
15 « Ça appelle le vent ».
 – Une femme à bord : 1 4 14 33
 – Voir une femme quand on va au bateau : 32(T, SPB)
 – Des religieuses sur la jetée : 19
 – Les religieuses et les femmes en général : 10
 – Les curés ou les religieuses : 11W 17 25 ; le curé : 21 ; un curé ou 
une bonne sœur sur la plage : 14 ; un curé au bout de la digue : 15 ; 
rencontrer un ecclésiastique : 4 6
14 « C’est signe de coup de vent pour le lendemain » ; 25 « On 
comptait autant de ris que de soutanes ».

 – Les noise�es ou les noix : 21 24
 – Les œufs : 21 ; les œufs durs 15 16 17 18 19 (« ça a�ire le mauvais 
temps ») ; des écailles d’œufs sur le pont : 20
16 Dicton : zø dyː / maʁe futyː « œufs durs, marée foutue ».
 – Un oignon coupé en deux : 17
 – Manger de la gɒʃ « sorte de gale�e de pain » (v. ALN 1055).
 – Un peigne, un rasoir, une glace : 6
 – De la paille : 10 ; 13 ; 18 ; 11W (dans le �let). ; 15 (sur la bouée, par 
exemple) ; 20 (dans le matelas).
11W Dicton : paj o ky /maʁeː futyː « paille au cul, marée foutue ») 
 – mɛt se koʃ a bɔt « me�re ses chausse�es à l’envers » : 21
 – Jurer : 6
 – Dire « bonne chance » ou « bonne pêche » : 8
 – Dire « aller au poisson » (plutôt que « aller au bateau ») : 32(T)
 – Parler de personnes sales : 21
 – Commencer un vendredi la pêche un vendredi : 13 33
 – La couleur verte : 5
 – Se trouver en mer là où un homme est passé par-dessus bord [a 
ete elɛ̃gaj] : 4
11 kaʃmaʁɛi̯ « présage de mauvaise pêche ».
25 Commentaire de l’informateur : « Ils étaient fanatiques ».
36 i nuz a fenai̯ « il nous a porté malchance » ; ɔ̃n e fenai̯ « on est 
condamné à la malchance ».

Ce qui porte bonheur (à la pêche)
3 Une pièce de monnaie sous le mât au lancement du bateau.
3 10 Un otolithe de morue.
5 La couleur bleue.
5 « Quand on pêchait un esturgeon, le premier qui le touchait on lui 
disait s’il était marié ça y est tu vas avoir un enfant […] Et par moments 
ça arrivait ».
9 10 L’hippocampe séché.
23 Faire le signe de croix en appâtant le premier hameçon.
25 Me�re un galet percé près du trou du mât.
8 Quand quelqu’un a fait une bonne pêche, on dit « Il a mis de la 
con�ture à ses kɔʃ [f., pour “�lets”] » ou « il a pêché avec le curé ».
4 Il faut se raser régulièrement à bord pour éviter de se présenter devant 
saint Pierre mal rasé. On cherchait à s’en tenir aux mêmes numéros de 
bateaux dans la famille.
33 [À propos de sirènes] d͡ʒɛ kʁe k ʃ ɛ̞ dz istwɛʁ ʃuⁿna / lɛ̞ fam də 
mwɛʁ […] e dɛ̞ ʁvwənɑ̃ / i vwɛ̞ ʃunʃḭn / i vwɛ̞ ʃtɛⁿna ɛ / 
d͡ʒamwɛ ʒ n e pɑ vœ pie̯ʁ ke mwœ̝ […] mwe d͡ʒe n kʁe pɑ 
ʃuⁿna ɑ̃ tu / kum ki k i puɔ̯ʁɛ gaʁde ly vɑ̃ tu l tɑ̃ suö̯ la mwɛ 
/ fjɑ / « je crois que c’est des histoires cela, les femmes de mer […] et 
des revenants. Ils voient ceci, ils voient celle-là et… jamais je n’ai vu pire 
que moi ! […] mais je ne crois pas cela du tout. Comment pourraient-
elles conserver leur sou�e tout le temps sous la mer ? Pouah ! ».

ʁokɑje
ale a la ʁokɑj× ;

//

ale o ʁoce
ale a la ʁokɑjʁokɑjø ;

; ale kœʲiʁ

pekɛu̯ d bas jaö̯ ; ale a l kɔt
fɛʁ əl metçe d̥ kɔt

× ; ale o ʁöce 

× ; ale o ʁötʲe
ʁodø d bɑ̃ ; ×

peʃœʁ dɑ̃ la beː ; peʃe

peːkju ; ale a la ʁɔkɑj

peçẽ ; //28S

18W21S
ale a bɑs jo

15NE × ; ale a la ʁokɒj

(gɛʁnadje)
; ?

(sotʁiʲe)

(sotʁɛlje)
(sutʁiʲe)

37E
maʁɑ̃dje ; //bɑsje
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35. (La) PART (du pêcheur)
Quest. 62

  LE SUPPLÉMENT EN NATURE (POISSON) ACCORDÉ AUX MATELOTS

+

paʁ

lo m.
pa

lo m.

pɒʁ

pɑʁ

paʁ

păχ

pæʁ

paʁ

pɒʁ

//

pɒʁ

paʁ

pɑʁ

pɒr (SO)

lo m.

paʁ

paʁ

lo m.

pæʁ

paʁ

paʁ

păʁ

ʃɒr (T)

păʁ

33 Chaque pêcheur paie pour embarquer et dispose de ce qu’il a pêché.
RÉPARTITION DES PARTS :
1 Sur les cordiers, le patron avait la moitié de la pêche. Les femmes 
fournissaient les vers.
5 Le patron et son bateau reçoivent la moitié des rece�es, l’autre moitié 
étant partagée entre les hommes d’équipage. Le partage se faisait le 
dimanche chez le patron, en présence des femmes ; la gene « la menue 
monnaie » revenait aux enfants des pêcheurs.
6 La part est fonction de l’âge et de la fonction : le mousse a un quart de 
part, une demi-part après une année. Si on embarque un �let, on reçoit 
« une part d’homme et une part de �let ». (Pour le hareng, six �lets par 
homme étaient nécessaires). 
7 Deux parts pour le bateau, une pour chaque homme.
9 Sept parts pour le patron et son bateau.
13 Jusqu’en 1940, on comptait l’argent donné par le mareyeur [la 
buʁs] puis, après avoir déduit les frais, on a�ribuait quatre parts au 
bateau, une part un quart pour chaque matelot (une part et demie pour 
le matelot qui apporte six « pièces des cordes » à bord), une demi-part 

pour le mousse, une part pour le patron pour vingt-quatre « pièces de 
cordes ». Quand la pêche était bonne, on me�ait de l’argent de côté 
pour payer les « taxes » ou « invalides », c’est-à-dire les cotisations 
sociales.
16 Après avoir retiré les frais (le carburant), on a�ribue la moitié des 
parts au bateau, les hommes se répartissant le reste, soit deux sur quatre 
pour deux hommes, trois sur six pour trois hommes, quatre sur huit 
pour quatre hommes.
20 Après avoir retiré les frais (carburant, ravitaillement, etc.), on a�ribue 
deux parts au bateau et une part à chacun des huits hommes de 
l’équipage.
21 Une part pour le bateau, une pour chaque homme, une demie pour 
le mousse.
23 Sur les petits bateaux : une part pour le bateau, une pour le patron, 
une pour chaque homme d’équipage, une demie pour le mousse.
24 Sur les bateaux de cinq à huit mètres : une part pour le bateau, une 
pour le moteur, une pour le patron, une pour chaque matelot, une 
demie pour le mousse, trois-quart pour le novice. Sur les cordiers, 
chaque titulaire d’une part doit avoir son « panier de cordes ».

25 Une part pour le bateau, une pour le matériel, deux pour le patron, 
une et demie pour le mécanicien, une pour chaque matelot.
34(SO) Quand on est deux, celui qui possède le bateau a les deux tiers.
37 Deux parts pour le patron. Commentaire de l’informateur : tu le gɑ 
sɔ̃t a la paʁ « tous les gars sont payés à la part ».
38 Deux parts pour le patron. 
6 paʁtisɑ̆ʒ̥ « partage ».
13 la kɔ̃tʁəmɛtʁiz « la part supplémentaire, en argent, répartie entre 
les matelots ».
33 On achetait le matériel de pêche à crédit à Guernesey et on payait le 
fournisseur en �n de saison.
36 fɛʁ yn maʁe a dʲe lo « remplacer un matelot pour une sortie de 
pêche [maʁe] » ; il e paʁti a dʲe lo « il remplace un matelot ».

Le supplément en nature (poisson) accordé aux matelots
l kŏdjɛʁ (f.) 3 5
l köᵈdjɛʁ 2
la kod͡ʒʲeʁ (f.) 18
la kau̯djɛʁ 22
la pul 23 (valeur des prises d’un demi-panier de cordes  
 répartie entre tous les hommes) ; 27 
la bɛt 10 
la gödaj 17 19
l gödaj 4 
l genaj 4 
la bigɑj 18 
la kʁœj 12 (poisson abîmé, non commercialisé) ; 13 (petit lot  
 de poissons, spécialement de rousse�es, qui ne se  
 vendaient pas) ; 13NE (langues de morue, pour les  
 Terre-Neuvas) 
la biguj 16 (pour la coquille saint-jacques)
la piguj 16 (pour la coquille saint-jacques)
4 le matlo i vɛ̃dɛt suvɛ̃ ly genaj dɛ̃ le kafe isi a bulɔn « les 
matelots vendaient souvent leur pourboire en poisson dans les cafés ici 
à Boulogne ».
2 de l genɛj « du pourboire ».
10 kʁœj « aumône de poisson (à une femme pauvre, par ex.) ».

lo m.

paʁ

paʁ
paʁ

gene

//

lo m.
lo m.

paʁ

+

+
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36. S’HABILLER (en parlant d’un pêcheur)
Quest. 66

  LE LIEU DE RENCONTRE DES PÊCHEURS
  Quest. 69

  LE JEU D’ALUE�E
  Quest. 70

s gʁɒi̯

s gʁeje

s kaple

s gʁiʲi
kaple

s gʁɛje

s gʁeje

s gʁɛje

s abiʲi

//

s gʁee

s gʁee

s abiʎi (SO)
s greː (SO)

?

s abijə

s gʁɛje

s abije

s kaple
(kaple)

s gʁiʲe

s abije

se grɑi̯ (T)

s puje
s bʁøze

s abiʲie̯
(kaplö) s kaple

s gʁeje

//

//

?

Les verbes entre parenthèses sont transitifs. Ils ont le même emploi 
qu’en français : « capeler un ciré », par ex.
1 kaple « en�ler par la tête (la vareuse, par ex.) ».
3 kaple bɔt e kazak « s’habiller pour se protéger du mauvais temps ».
23 kaplö « me�re un vêtement de pluie ».
27 kaple « me�re le ciré ».
11 s degʁee « ôter le ciré et les bo�es ».
20 dekaple, 37 s dekaple « se déshabiller ».
38 nu vla bjɛ̃ gʁɛj avɛk ɛla « nous voilà bien habillé avec cela ».

Le lieu de rencontre des pêcheurs
3 l bɑ̃ de mɛ̃tø, l kwɛ̃ de mɛ̃tø. (l bɑ̃ de senatœʁ est le lieu où se 
réunissent les plus aisés, patrons, armateurs, …)
4 l bɑ̃ de maldizɑ̃, l kwɛ̃ mɑ̃tœʁ.
5 l kwɛ̃ mɛ̃tɛʊ̯ (dénomination bien connue de l’informateur, qui 
précise cependant que cela n’existe pas à Étaples). 
5 l ɑ̆bʁi de mɛ̃tø (une maisonne�e ; autrefois un appentis à deux pans, 
qui perme�ait de s’abriter d’un côté ou de l’autre selon le vent). Les 
patrons se réunissaient autour du calvaire.

7 l kwɛ̃ mɑ̃tœʁ (au port). 
8 ʃ kwɛ̃ mɛ̃tœ (un banc près des toile�es publiques).
9 ʃ po̰ (au casino). « « Je ne sais pas pourquoi, je n’y ai jamais connu de 
pont ».
10 16 l bɑ̃ mɑ̃tø (16 : « au coin de la poissonnerie »).
12 l bu mɑ̠̃tø (à Fécamp, pas à Saint-Pierre-en-Port).
13 13NE 14 15 l bu mɑ̃tø (13 : il surplombe la plage ; 14 : « le long des 
cabestans » ; 15 : « au bout de la rue Victor Hugo »).
17 18 19 l bɑ̃ de mɑ̃tø (17 : derrière les halles ; 18 : près de la poisson-
nerie). 
20 l bɑ̃ (dez atʲyːza), l bu d la ʁyː (c’est-à-dire le quai).
21 l myzwaʁ (un simple carrefour).
23 Près du canot de sauvetage.
24 L’abri du canot de sauvetage. ʃa a tö di o könö d̥ softaʒ « ça a été 
dit au canot de sauvetage ».
29 Le bureau du syndic.
32(T) Le soir en été ou le dimanche matin on va au Creux du sud [krö 
dy sy], petit port sous le château de Roquaine, à Torteval.
33 L’abri (shelter) du port Creux.
34(SO) l paljɔ̃ (autrefois ; pas seulement les pêcheurs).
36 « le banc des accusés » ; l plɑ gusə « l’endroit où les matelots 
a�endaient un embarquement ».
37 l baʁɔmɛtʁ (une place où se trouve un baromètre).
38 Des bancs près du canot de sauvetage : ɔ̃ va o bato d̥ sov̥taʒ.
6 l baʁtø « lieu situé dans un café où l’on pouvait manger, dormir, se 
ravitailler ». Autrefois, c’était une cabane sur la plage. Commentaire du 
témoin : « on appelle ça un skipender [ɛ̃ skipɑ̃dɛʁ] [?] en anglais ».

Le jeu d’alue�e
Il n’est plus connu que dans quelques points :
l alɥɛt 13 20 23 35 37
l aluɛt 21
le kaʁt alɥɛt 38
le kaʁt alɥət 36
le lɥɛt 29
la vaʃ 14 20 30 36 37
21 L’informateur y jouait en a�endant l’heure de l’école.
29 ʒwe e lɥɛt « jouer à l’alue�e ».
2 On jouait beaucoup au carabin [kaʁabɛ̃] (jeu de cartes).
4 On jouait au pendour [pɑ̃duʁ] (jeu de cartes).
10 On joue aux dominos.
12E On jouait au « vingt-et-un » (= ?)
23 le sɛt « les cartes ordinaires (par di�érence avec celles d’alue�e»).
6 l dʁuj (f.) « sorte de jeu de cricket ». 
8 l bat (f.) « le jeu de bâtonnet » (similaire à celui qui �gure sous ALN 
1386*).

s gʁɛje

//

s gʁɛje

s gʁaje
s gʁee

s gʁeje
s ʁafyle

s gʁee

s gʁee
s gʁeje

s paʁe

//

s abiʲe

13NE 
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37. (LE) CIRÉ 
Quest. 67

  VAREUSE

ɥilɛ
ʃiʁɛː p.

(siʁe)
(gʁɑ̃d vaʁøz)

siʁaʒ
siʁe

kapɔt ʃiʲeː f.

vaʁøs ʃiʁeː f.

vɑʁøz siʁɛ f.

siʁai̯

ʃiʁe

siʁe

paltö siʁe

//

siʁe

(vaʁøz̥)

ɥilɛ (SO)

gʁɑ̃ kapɔt f.
gʁɑ̃ kagul f.

kapɔt f.
kaʁik f.

siʁe

siʁɒʒ

siʁe

kapɔt f.
kaʁik

vaʁœz f.

ʃirɑi̯ p. (T)

siʁe

ʃiʁö
kapɔt f.

vaʁøz f.
kapɔt f.

//

ʃiʁe

1 vaʁøz̥, 2 gʁɑ̃d vaʁøz « vêtement moderne comportant le pantalon 
et la veste imperméables, d’une seule pièce ».
2 siʁe « bonnet et vareuse » ; Autrefois, on portait un pɑ̆je « tablier 
huilé » et une tit vaʁøz de couleur jaune.
4 sœʁwɑ dénomme aussi le chapeau. ʃolaʁ « ciré qui s’en�le par la 
tête ».
8 La vaʁœz, en coton, était enduite d’huile de lin des deux côtés. On la 
laissait sécher à l’ombre pendant une année.
17 siʁe « veste imperméable » ; kɔt (f.) « pantalon imperméable ».
19 kapɔt « veste imperméable » (kaple la kapɔt « en�ler la veste 
imperméable ») ; siʁɛ « pantalon imperméable ».
32(T) ʃirɑi̯ est un mot pluriel générique pour kɔt ʃirɑi̯ « veste huilée, 
imperméable » et breː ʃirɑi̯ (f.) « pantalon huilé ».
1 siʁe, syʁwɑ̆, 3 12 17 syʁwɑ, 11W 13 sœʁwɛ, 16 səʁweː « suroît, 
chapeau huilé, imperméable ».
11W pwɛ̃t (f.) « triangle de lainage qui se noue autour du cou ».
13NE mɒkø d gʁɛs « sorte de gilet sans manches du pêcheur ».
20 manigö (m.) « mou�e, que l’on portait autrefois ».
11W paje « grand tablier de toile cirée ».

13NE tacy « tablier court du matelot qui décolle la morue » ; 
kʁuskujɔ̃ « pièce de caoutchouc qui protège la hanche du trancheur 
de morue ».
20 ʃiɲø « tablier ».
11W 13NE 20 kɔtiʲɔ̃ « pantalon imperméable ».
15 kɔtiʲɔ̃ « pantalon huilé large arrivant à mi-mollets ».
28 kɔt (f.) « vêtement d’une seule pièce avec bretelles ».
31 bɔt kylɔt « cuissardes ».
13NE bɒ d bɔt « grandes chausse�es de laine du pêcheur ».
4 kɔ̃bɑ, 12 siʁaʒ « ensemble de l’habillement du pêcheur ». 12 Les 
couleurs étaient di�érentes selon les ports.

Vareuse
Elle ne comporte pas de boutons et s’en�le par la tête. (38 Commentaire 
de l’informateur : « fallait pas que le �let croche »). Mais les mots 
ci-dessous ne désignent pas tous exactement le même vêtement. Au 
point 16, par exemple, la vareuse se porte à terre. Ordinairement en toile 
bleue en Bretagne et Normandie, elle était autrefois « tannée », 
c’est-à-dire de couleur marron aux points 4 et 13. En Picardie, elle 
s’apparente à un ciré, que ce soit de nos jours (1 2 7 8 9) ou plus 
anciennement (6 et sans doute 5).
vaʁøz 2 12 13 16 20 27 29 30 35 36 37
vɑʁœz 11 11W 17 19
vaʁœz 7 8
væʁœz 9
veʁœ̆z 6
vaʁœz̥ 15
vaʁøz̥ 1 14 38
vaʁøs 11 18 21 28
vaʁœs 3
veʁœs 5
vaʁœs tenaj 4
ptit vaʁøz̥ 1
buʒaʁɔ̃ (m.) 22 24 25
buʒɑʁɔ̃ (m.) 23
palto (m.) 3
ʃmẽzol 32(V)
frö (m.) 32(SPB)
fʁɔ̞u̯k (m.) 33
ʁamastu (m.) 7
vylt (m.) 5
32 34 Les pêcheurs portaient usuellement un chandail, généralement 
de couleur bleu-marine, sauf dans la paroisse de Saint-Ouen, à Jersey, où 
il est gris : kɔrsɛ (32[T]), kɔrse d œvr (34[SO]).
5 On achetait de la toile blanche pour faire les vareuses. On l’enduisait 
d’huile de lin chaque année.
1 skafɑ̃d (m.) « combinaison (de plongée) ».

1 skaf d « combinaison ». 

siʁɒʒ

ʃiʲɛ

kapɔt f.
vaʁøz f.

siʁe
siʁe

siʁe

sœʁwɑ
ʃolaʁ

(kapɔt f.)
(siʁɛ)

kapɔt f.

(siʁe)
(kɔt f.)

//

siʁe, ʒon

13NE 

28S
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38. SE NOYER 
Quest. 67

  NAGER
  Quest. 73
  
  PLONGER

  SE BAIGNER

  LES ESTIVANTS
  Quest. 77

  LES GENS DE L’EXTÉRIEUR, LES ÉT�NGERS

s njœ̜

s nöje

s neje

s nöji
s njɛ

s nje

s nweje

sə nɛj

s njɛ

//

s neje

s nwaje

se njɛ (SO)

s nje

sə nai̯

s nje

s nwe

s nje

s nʊje

s njɑi̯ (T)

//

s njɛ

sə nɛjei̯

sə nɛje

s njɛ
s njɛ

s nwɑ̆jɛi̯

Voir aussi la carte ALN 1347.
21 nja, 36 nɛjai ̯, 38 nɛj« noyé » (participe passé m. s.)
3 s muje le plɔt « faire naufrage ».

Nager
naʒe 3 4 10 12 15 17 18 19 27 30 31 35 36 37 38
nɑʒe 13 14 16
nɑ̆ʒe 1 2 5 6 7 8 9
nɒʒe 20
naʒi 21 29
naʒie̯ 23 24 25
nwɛ 34(SO)
nwœ ̜ 33
nwɒ 32(C)
nwɒi̯ 32(T, SPB, C)

32(T) i nuː « il nage » ; la nuːriː « la natation, le fait de nager ».
33 i nʊː « ils nagent ».
La plupart des pêcheurs ne savaient pas nager. 
6 « En cas d’accident on meurt plus lentement ».
20 On raconte l’histoire d’un naufrage où le seul rescapé était celui qui 
ne savait pas nager, car il avait emporté une bouée.
25 « Ça porte malheur ».
33 d͡ʒə vɑ t diʁ cikʃɔu̯z / si ty pœ nwe ty t ɑ̃ a tɛ nje / ɑ / wɛ / 
l ɔm ki se pɑ nwe i s ɑ̃ va pʁɑ̃d yn aviʁɔ̃ e s ɛʁtʁuve tsʏː / 
pask i n pœ pɑ nwe i tjɛ̃ bwɔ̃n / mwɛ l ɔ̰m ki pœ nwe i s ɑ̃ a 
pɑ̃se o / m ɑ̃ a nwɛ puʁ la tɛʁ ɛ̃ / mwɛ j a dy kuʁɑ̃ ɛ̃ / dvɑ̃ k 
il aʁif / il ɛ futʏ « je vais te dire quelque chose : si tu peux nager tu 
vas te noyer. Ah! Oui ! L’homme qui ne sait pas nager va prendre un 
aviron et se retrouver dessus. Parce qu’il ne peut pas nager il tient bon. 
Mais l’homme qui peut nager va penser : oh ! je vais nager vers la terre 
hein ! Mais il y a du courant hein ! Avant qu’il n’arrive il est foutu ». 
33 sɛ̞ tʏ ki difwɛʁɑ̃s k i j a ɑ̃t la moʁ e la vɪ a la mwɛʁ / e bɛ̃ 
ʒ m ɑ̃ vɑ t diʁ / l ɛpɛ̞sœ d la pʎɑ̃ʃ dy batœ̝ mɑ̃ vɪ « Sais-tu quelle 
di�érence il y a entre la mort et la vie à la mer ? Eh bien ! Je vais te dire : 
l’épaisseur de la planche du bateau, mon vieux ! ».

Plonger
pɛ̃ɟi 21
pjɔ̃ʒe 21S 21SW 
sɔ̃de  11 (en parlant d’une baleine)
dɛvwɛ  33 

Se baigner
sə bɑ̃ɲe 36
s baɲe 13
s baɲi 21
s bɔ̰ɲi 22S
s bweɲi 30N
s bɔɲɔlɒe̯ 32(V)
21SW nu le ban « on les baigne, on les trempe dans l’eau ».
25E s vaswɐ « se baigner, se tremper (volontairement ou non) ».
27NE i s bɔ̰ɲ « ils se baignent » ; nö le bɔn « on les baigne ».
30N bɑ̃ « bain ».
32(SSr, SPB) bɔɲol, 33 bɔɲɔ̞u̯l « baignade ».
28NE a la bwɒj « à l’eau ! ».

Les estivants
Outre les touristes et les vacanciers, j’ai noté :
le paʁizjɛ̃ 3 4 10 13 15 16 23 36
le paʁiːzjɛ̃ 18 20 24 27
le paʁizjɛ̃ a gʁo bɛk 36
le paʁigö 17 19
le buʁʒwɑ 30
le beɲœʁ 2
le bɛɲœʁ 38
le bɛɲø 11
le baɲøʁ 21
le baɲt͡ʃy 21
le plaʒist 1
le plezɑ̃sjɛi ̯ 35
lɛ̞ vizitœʁ 33
le viðitœr 34(SO)
le prɔmnœr (v.) 34(SO)
le döʁifɔʁ 12 28
le döʁifoʁ 29
dy fymje 30
15 le gliʃ « les Anglais ».
33 dy dɛʁnjɪ dvɑ̃ k ʒə n finisis la mwœʁ̝ / la dɛʁnjɪʁ anɛ kə ʒ 
j alit / d͡ʒə n fwəzɛ̞ pa gʁɑ̃ pwɛ̞k / d͡ʒə prœ̰nɛ dɛ vizitœʁ lə tu 
d l ɪːl « à la �n, avant que je ne �nisse [le travail à] la mer, la dernière 
année que j’y allai, je ne faisais pas beaucoup de pêche, je prenais des 
estivants [pour leur montrer] le tour de l’île ».

Les gens de l’extérieur, les étrangers
Voir aussi la carte ALN 1269.
le ɔʁvəny 36
lez ɔʁzɛ̃ 14
le ɔʁzɛ̃ 27
le hɔʁzɛ̃ 21 29
le ɦɔʁzɛ̃ 25
18 le ʁakaʃi « les non-natifs qui habitent la commune ».

s nje

//

s neje

s nje

s nöje

s pɛʁd

s nje

s nje

s nje

s nɔje

s nje
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39. DES FILETS
Quest. 311

//

dez apʎeː

?

de ʁwɑ̆
de ʁwe
de ʁe
dez apwe

de filɛ

de tʁɑ̆j f.
(d l ɑ̆lɛz f.)

(dy filɛ) (SO)

de filɛ

de kœʃ f.

?

//

de file

dez apjeː

?

de kɔʃ f.

de fileː
de ʁeː f.
(pjɛʃ de ʁeː f.)

de filɛ

de ʁɛ f.
de ʁeː f.
de ʃifɔ̃
de ʃif f.

de file

de fileː
de ʁɛ f.

(d la ʁɛː)
(d la ʁaj)

dez aplɛ
(d la ʁɛ)

de filɛː de filɛː
dez aplɛː

(d la ʁɛ)

? dez apjɛː

de ʁɑ f.
(d la ʁɑ)

dez apjeː

Les mots entre parenthèses désignent le �let à l’état brut, non monté.
18 On distingue le �let tressé [la fly tʁɛse] du �let noué [la fly a 
nuk]».
10 18W Aplet est un terme générique dénommant les �lets et les 
palangres.
19E Singulier : ʁa (f.).
23 dez apʎeː dénomme aussi l’ensemble des engins de pêche.
14 ʁɛ (f.), ʁeː (f.) « �let droit à petites mailles (environ 45-50 mm, 
que l’on tend le long des rochers pour pêcher le bar, en particulier ». 
27 la ʁeː « les �lets qu’on pose entre les rochers à marée basse ».
27N ɦeː (f.) « �let que l’on tend entre les rochers » (pour prendre les 
poissons avec le courant de la marée).
30N ʁeː (f.) « �let droit de 300 mètres que l’on pose à marée basse » 
(pour toutes espèces de poissons). (V. les marges de la carte 42). 
31 de ʁeː a somɔ̃ (f.) « des �lets droits (environ deux cent mètres) 
pour prendre les saumons ». On pêchait le saumon en morte-eau. On 
posait un premier �let pour arrêter les détritus, un deuxième pour 
arrêter le saumon et un troisième pour l’empêcher de repartir.

32(SSr) de reː « des �lets à grandes mailles ».
34(SO) reː « �let ancré avec des pierres ? ».
37 ʁai̯ d̥ pje (m. p.) « �lets mesurant jusqu’à quatre cent mètres, 
tendus à marée basse et ancrés au sol ».
38 ʁɛ (f.) « �let non identi�é ».
15NE aplɛ (m.) « dix raies [ʁɛ] mises bout à bout ».
22 26 dez apjeː « des �lets tendus sur la grève ».
14 fɔl, fao̯l (f.) « �let droit de vingt-cinq à trente mètres, à grandes 
mailles (environ huit centimètres) pour pêcher la raie et le turbot sur les 
hauts-fonds sableux ».
23 de fɔl « des �lets à grandes mailles (de dix à douze centimètres) ».
28 fɔl, fɔl a ʁeː (f.) « �let droit pour prendre les raies »
28S fɔl (f.) « �let droit de cinquante mètres à mailles de quarante 
millimètres que l’on pose en bateau pour prendre les raies ». Ce �let est 
ancré à chaque bout et comporte deux �o�eurs servant de repères.
31 fɔl (f.) « �let droit (mailles de 50 mm) ancré ou �xé par des gueuses ». 
38 fɔl (f. p.) « �let droit à grandes mailles (quinze centimètres), 
principalement pour la pêche au crabe ».
16 djɒb « �let dormant de huit à dix mètres, tendu sur un bâti de bois 
carré qui le maintient ouvert (mouillé en bateau pendant six heures) ».
15NE djɑb « �let dormant de dix-huit pieds de long et treize de large ».
15 djɑb « �let dormant en coton à mailles de 14 mm en forme de nasse 
e�lée, de dix-huit pieds de long et treize de large mouillé sur une ancre, 
pour la pêche du sprat ». Ce �let était laissé quelques heures en place et 

remontait à la surface lorsqu’il était plein, le poisson y étant amené par le 
courant. Les parties de ce �let : la gœl « l’ouverture » ; la koʃ « le 
corps » ; l böjo « la partie terminale » ; la t͡ʃø « l’extrémité ».
17 djɑbl (m. p.) « �lets �xes pour la pêche à la creve�e ».
28 ɛ̃ otʁe, ɛ̃ file a pje « un �let droit de trois cent mètres, constitué de 
trois pièces de cent mètres mises bout à bout » (pour la seiche et toutes 
sortes de poissons). On creuse un sillon dans le sable avec une vieille 
charrue et on enterre le bas du �let. Là où il n’est pas possible de creuser 
on �xe le �let avec des pierres. Le haut du �let est maintenu tous les cinq 
mètres par des ralingues [ʁlɛ̃g] d’une longueur double de celle de la 
hauteur du �let, �xées par une pierre ou un bouchon d’oyat [mɑ̠̃ʃɔ̃ / 
pɑjö d milgʁe / malgʁe]. À marée montante le �let est couché ; 
quand la mer baisse, il se redresse. C’était le même homme de l’équipe 
de cinq ou six qui déterminait l’emplacement de la ralingue, de façon à 
ce que le �let soit partout de niveau. Le �let est posé de façon à faire 
barrage au poisson, en fonction des courants de marée. À Saint- 
Germain-sur-Ay, le courant de marée montante va vers le nord, celui de 
marée descendante vers le sud. On posait donc le �let parallèlement au 
bord de mer sur une longueur de deux cent cinquante mètres en partant 
du bord d’un rocher qui fait obstacle au poisson et l’oblige à se diriger 
vers le �let, et de façon à ce qu’une panne [pan] « aile ou portion du 
�let » de cinquante mètres remonte vers la dune. Le �let était toujours 
posé au même endroit, car la préparation du tentis [tɑ̃ti] « emplace-
ment où l’on pose le �let » nécessitait un travail important (transport de 
pierres, notamment). On le laissait pendant plusieurs marées, mais la 
meilleure pêche se réalisait durant la première nuit. En 2015, ce�e 
pêche ne se fait plus depuis une vingtaine d’années, la réglementation 
imposant que le bas du �let soit à vingt centimètres du sol.
28S otʁe « �let droit » (voir ci-dessus, point 28) ; ʁlɛ̃g « cordes qui 
maintiennent le o tʁe » ; mɑsɔ̃, mɑ̠̃sɔ̃ « bouchon (d’oyat) ».
31 l gʁɑ̃ file « �let de 2 km posé couché, à marée basse, en fer à cheval 
face à la côte, �xé au bas à de petits piquets, le long de grandes perches 
espacées de 2 m environ et enfoncées dans le sable. Un peu avant la 
marée haute, on remontait le �let à la verticale (avec trois ou quatre 
doris) en tirant sur les rabans que l’on a�achait au haut des perches et on 
a�endait la marée basse suivante pour recueillir le poisson ».
31 ɛ̃ dzɔ̃ « �let pouvant mesurer jusqu’à un kilomètre, tendu sur des 
pieux (palets) d’un mètre soixante de haut, distants de deux mètres ». 
Probablement semblable au otʁe de Saint-Germain-sur-Ay.
29 peːci o tʁɛ « pêcher à pied avec un �let ».
18 etamin (f.) « �let à lançons ».
25 bɒʁɑ̆ʒ « �let qui barre une anse ». 
31 bʁikabʁak, ʒoʒo « �let pour prendre le poisson » (deux mètres 
cinquante de large, mailles de 35-40 mm), avec un « tablier » formant 
chicane. Ces �lets se posent isolément à intervalles de cinq mètres.
À Berville-sur-Seine (Seine-Maritime) : tʁejɑʒ « �let à petites mailles ».
20 ɦeʁɑ̃djeʁ (f.) « grand �let » ( ?).
3 dʁɛʒ (f.) « sorte de �let non identi�é ».
15 ɛgvɛʃ « extrémité moins haute (1,20 m) d’un �let d’1,80 m ».
20 tɑ̃ti « relevage des �lets » (On en faisait deux ou trois chaque nuit, 
quand on pêchait le hareng au �let dérivant).
24 tɑ̃ti « ensemble de �lets mis bout à bout ».
30 mɛt lə tɑ d ʃif « mouiller les �lets ».
18W À la pêche à pied : fɛʁ l epyʁaʒ « laisser les �lets pendant trois 
heures de marée descendante » ; mɛt de ʁe a kuʃe « laisser les �lets 
pendant toute une nuit ».

(d la ʁɛj)
(d la ʁaj)

dez aplɛː
(d la ʁɛ)

dez aplɛ
(d l aplɛ)

de tʁɑ̆j f.
(d l apwɑ̆)

(d la ʁa)
(d la fly)

(d la fly)

d l aple
(d la fly)
(d l alez)

de ʁe
dez aple
(d la fly)

de ʁeː f.

de file

de file

de tʁɑ̆j f.

11W

18W

22S

de fileː

19E

dez aplɛː

15NE ʁɛː f.
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40. (Le poisson est) PRIS DANS LE FILET 
Quest. 89

  DÉMAILLER (le poisson)

  (UNE) LONGUEUR DE FILET

  REMISE OU CABANON DESTINÉS SPÉCIALEMENT AU MATÉRIEL DE PÊCHE
  Quest. 71

maje

maʎie̯

pekɛ

mɑje

prẽ (SO)

petʲe

hapwɛ

mɒji

maje

kɑ̆je

//

mɑje
mele

mɑjai̯

mɒjɛ

mɑje
pɔʃe

mɒje

mɒji

mɛlö

mɒji

mɑ̆cɛi̯
pɛkɛi̯

pɛ̞tʲi
bʁɔtʲi peːce

bʁɔce
(etice)

a l etik

bʁɔtʲe

bʁɔcɛ

bʁöt͡ʃe
(maje)

peːt͡ʃi (T)
atrapɑi̯ (T)

6 16 Les mots entre parenthèses signi�ent « pris par la tête ».
28 s ɑ̃pɑtyʁe « s’emmêler dans les mailles ».
37 tʁemɑje « (poisson) qui est pris dans le tramail ».

Démailler (le poisson)
dəmɑje 37E
demɒʲi 20
debʁöce 11 17 19 20
debʁɔce 10 18
debʁɔtʲe 14 18W
demake 3
demɑ̆ce 2 4
dɛ̞gɔd͡ʒɪ 33
4 i se pɔ̃ m ɛ̃ debuʁike an mak « il ne peut pas m’en démêler une 
maille ». Se dit à propos d’un bègue.

(Une) longueur de �let 
mɔʁsjau̯ d filɛ (m.)  37
patʲe d file (m.)  14 (cinquante mètres)
pjɛs də file 28
pjɛʃ də file 14
pjɛʃ də ʁeː 29 (pour la pêche à pied)
pjɛ̞ʃ de reː 32(SSr)
tɛzyʁ (la dzyʁ) 21
flo (m.) 15 (trente-trois mètres)
lez 31
lɛ̞z 15 (pour le chalut)
alɛ̞z 13
16 kʁetyʁ « augmentation de la largeur des mailles d’un �let » ; fɛʁ 
de kʁyː « assembler des maillages di�érents ».
11 16 laʃe, 22 laʃi, 23 laʃie̯ « faire du �let ».
21 laʃe l ʃaly « fabriquer le chalut manuellement » ; laʃøs « ouvrières 
qui font ce travail ».
23 laʃɛʁes « femme qui fait du �let ».

Remise ou cabanon destinés spécialement au matériel de pêche
magazɛ̃ (m.) 3 4 12
magɒzɛ̃ (m.) 25
mɑ̆gɑ̆zɛ̃ (m.) 2
kaban (f.) 10
caban (f.) 15
kabɛn (f.) 11
kabanɔ̃ (m.) 3
kabɛ̃ (m.) 4
byʁjeʁ ? (f.) 4
barɒ̆k (f.) 34(SO)
ʃɑ̃tje (m.) 10
søl (f.) 19 20 21
kɔt͡ʃ (m.) 3
4 kij ɑ̃ l ɛʁ (f.), kalɔʃ (f.), 13 14 kalɔʒ (f.) « bateau hors d’usage 
retourné ou couvert d’une toiture sommaire ».
4 byʁ « (autrefois) cabane en pierre sèche entourée d’un enclos ». 
11 On fermait par une porte les cavernes creusées naturellement dans la 
falaise.
Ailleurs, on range le matériel de pêche dans le cellier (16 30), le cellier 
ou la grange (35), le cellier ou le grenier (36 37 38), le grenier (5 6), un 
hangar ou le cellier (24), un hangar (27), une remise quelconque 
(32[T] 33), un hangar ou une remise (29), le garage (1).
6 On montait le matériel au moyen d’une poulie.
33 ʃɛi̯d (m.) « remise ».
5 gɛʁnje, 6 gaʁnje, 36 gəʁnje « grenier ».
16 30 36 kav, 38 kɑv, 24 ʃɛljɛ, 35 37 ʃɛljɛ « cellier (pièce de plain pied 
a�enant à la maison) ».

ɑ̃pöʃe
bʁɔce

bʁöce
mɑje

bʁokaj

peke
make

bʁöce bʁöce
bʁɔce

//

mɑje

majɛ

11W

37E
mɑje
ɑ̃mɑje
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41. RÉPARER (un �let) 
Quest. 312

  CHALUT
  Quest. 320

  (LES) PANNEAUX DU CHALUT

  CHALUT À PERCHE

  PATINS DU CHALUT À PERCHE

//

ʁamɑ̃dö

ʁɑ̆mɛ̃de

ʁamɑ̃dɛ

rabiʎi (SO)

ʁamɛ̃de

ʁtʁimwœ

ʁavode

ʁamaʁe

ʁepaʁe

ʁamɑ̃de

fofilɛ
ʁmɑje
ɦamɑ̃de

tʁɑ̃sfile

ʁamɒji

ʁabʁɔtʲi

ʁmɑ̃de
ʁmɑ̃de

ʁamɛ̃de
(fufte)

ramɑ̃dɒi̯ (SSr)

?

ʁamɑ̃de

ʁapsɔu̯dö
ʁamɑʁö

ʁamɑ̃de
pakte
ʁabiʲe

ʁamɛ̃de

ʁamɛ̃de

(vade)

ʁamɑ̃de

Les mots entre parenthèses signi�ent « réparer sommairement ».
20 ʁabiʲe se dit particulièrement pour le chalut.
4 ʁamɛ̃dɛu̯ « homme qui répare les �lets ».
13 ʁmɑ̃døz « femme qui répare les �lets ». 
20 l ʃaly et ɑ̃ piʲu « le chalut est très abîmé ».
20 enwoje « couper le bord de la maille, quand on répare un �let ».

Chalut
ʃaly 8 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 27 28 29 37 38
ʃɑly 9SW 31 36
ʃɑ̆ly 2 7
t͡ʃaly 6
t͡ʃɑ̆ly 9
ʃalɛ̃ 24
file 20
tʁaj (f.) 3 4 6

tʁɑ̆j (f.) 2 5
tʁɒl (f.) 33
tɹɒl (f.) 32(SPB) 34(SO)
tɹɒlø 32(C)
2 tʁɑ̆jœʁ, 4 tʁalaö̯ « chalutier ».
2 ʃŏle « traîné dans le chalut » (en parlant du hareng). 
20 ʁemuce « traîner le chalut » ; afale « remonter le chalut ».
21 di bʁaʃ d afalɒʃ « dix brasses de profondeur ».
18 mɔ̃tyʁ (f.) « bas du chalut ».
19 biʁut (f.) « bourrelet en pneus de camion du chalut ».

(Les) panneaux du chalut
plɑ̃ʃ (f.) 2 4 5 15 17 24
pɔʁt (f.) 27
gɑ̆binö 6
2 ɑ̃tetyʁ « gueule du chalut » ; pɑ̆jas (f.) « chalut à l’étalage ». Il 
remonte de lui-même à la surface, en raison de la masse de poisson 
vivant. On pratique le « métier à l’étalage » pour la capture du hareng 
gai.
6 ʃɑ̆lybø̆ « chalut-bœuf ».

13 gadino « gandineau ». Il se trouve trente mètres derrière le 
panneau et cinq mètres devant l’aile du chalut. t͡ʃy « cul (du chalut) » ; 
ʁalɔ̃ʒ « partie du chalut entre le ventre (ou le dos) et le cul » ; gʁɑ̃ do 
(f.) « partie du chalut située avant le dos ». 
13NE koʃ « poche du chalut » ; pjaö̯ d̥ ky « peau de vache qui 
protège la poche du chalut » ; pɑje « morceau de caoutchouc placé 
sous le gorget du chalut » ; cɛ̃ « chien, cadre de fer qui réunit les funes du 
chalut et les empêche de se prendre dans l’hélice » ; pal « palanquée » ; 
ɔʁky « ordre de mise à l’eau du chalut » ; ɑ̃dyʁ « cri qui annonce la 
dernière palanquée d’un trait de chalut » ; plɛ̃ a uʁd « (en parlant du 
�let d’un chalut), totalement plein » ; dagɛi̯ « croche (du chalut) » ; 
köʃɔ̃ (m.), köʃöne (m.) « ligne de �o�eurs qui permet de maintenir le 
cul du chalut en surface ».
15 ʃaly a plɑ̃ʃ « chalut à panneaux ».
16 ʁalɛ̃ (m.) « (anciennement) �lin qui tient les funes (du chalut) » ; 
bʁɑ (m.) « funes ».
20 palɑ̃tʲiː, 22 palɑ̃ciː « palanquée ».
28N dʁage o bø « pêcher au chalut-bœuf ».
36 tjɛʁse « divisé en tiers (en parlant d’un panneau de chalut) ».
36 38 sak « cul du chalut ».

Chalut à perche
tʁaj a bɑ̆tɔ (f.) 4
ʃɑ̆ly a bɑ̆tɔ̃ 2 6
ʃɑly a bɑtɔ̃ 36
ʃaly a batɔ̃ 18
ʃaly a gol 18
ʃaly a vol 16
ʃaly a bɑʁ 37
ʃaly a vɛʁg 17 20 26
banɒt 30
2 bɑ̆tɔ̃ d̥ tʁɑ̆j (m.) « perche du chalut ». C’est un tronc d’arbre de 
quatre à cinq mètres.

Patins du chalut à perche
mölɛt (f.) 1
mølɛt (f.) 2 (métalliques) 4
gɑ̃tje 6 (en bois, semi-cylindriques)
palötɔ̃ 37 (en bois cerclé de fer)
gödino 18

ʁamode
(vade)

ʁmɑ̃de

ʁamɑ̃de

ʁamɑ̃de

ʁamɛ̃de
(ʁalɛ̃ge)
(aʁtupe)

ʁamɑ̃de
kudʶ
(vade)
(vadʁuje)
(ʁpace)

ʁamɑ̃de
(vade)

ʁamɑ̃de
(vade)

//

×
ʁavɛdɛ

13NE 

ʁamajɛ

28N
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42. �LINGUE (de �let)
Quest. 313

//

ʁalɛ̃ɡ̥

ʁalɛ̃g

rɒlẽg (SO)

filjɛʁ

kɒbʎ m.

ʁalɛ̃g də flö [sup.]
ʁalɛ̃g də fɔ̃ [inf.]

ʁalɛ̃g

ʁelɛ̃g

ʁalɛ̃g

ʁelɛ̃g
ʁlɛ̃g

ʁalɛ̃gleː m. [inf.] (SSr)

?

mɔ̃tøz

ʁalɛ̃g

ɛljɛʁ
kɔʁd də tsy [sup.]
kɔʁd də tsu [inf.]

ʁalɛ̃g a plɔ̃ [sup.]
ʁalɛ̃g a ljeʒ [inf.] mɔ̃tyʁ də tsy [sup.]

mɔ̃tyʁ də tsu [inf.]
liɲɛt, fənɛ̃ m., kɔʁdaʒ vjö m. [sup.]
kuʁ m., pɛtiʲɛ m. [inf.]

kɔʁd də tsy [sup.]
 

ɦalɛ̃g də ljeʒ [sup.]
ɦalɛ̃g də plɔ̃ [inf.]

liɲɛt [sup.]
fɛ̃ʃɛl [sup.]

vadʁuj [inf.]

kɔʁd də dŏ [sup.]

kɔʁd

kɔʁdə d ö [sup.]

kɔʁd a do [sup.]

relɛ̃g

Dans certains points, les informateurs distinguent la ralingue supérieure 
[sup.] de la ralingue inférieure [inf.]. En l’absence de précision, il s’agit 
du terme générique. Par ailleurs, le sigle Ch indique qu’il s’agit des 
ralingues du chalut.
13 Finchelle et vadrouille s’appliquent seulement au �let à harengs. La 
vadrouille est faite d’un bourrelet de �let.
3 On �xait des vieux �lets roulés sur la ralingue inférieure pour râcler le 
fond.
4 ʁalɛ̃g d epɔl « ralingue latérale ».
4 sujaʁdin (f.) « bourrelet de vieux �lets, qui garnit le bas d’un �let ».
30N ɔu̯dɛn « plante non identi�ée dont on fait des paillassons que l’on 
enfouit dans le sable pour maintenir la ralingue du bas de la raie [ʁeː] (v. 
les marges de la carte 39).
11W akasɛ̃, kasinɑʒ « �lin entrelacé qui relie la ralingue supérieure à 
la nappe de �let ».
6 ʁalɛ̃d͡ʒe « ralinguer ».
30 ʒ la ʁalɛ̃g « j’ai très faim ».

fɛ̃ʃɛl ʁalɛ̃g

kɔʁd a flɔt [sup.]
kɔʁd a plɔ̃ [inf.]

kɔʁdə bweː [sup.]

ʁalɛ̃g də flɔt [sup.]
ʁalɛ̃g də plɔ̃ [inf.]

ʁalɛ̃g a flötœʁ [sup.]
kɔʁd əd fɔ̃, ʁalɛ̃g də bɑ [inf.]

ʁalɛ̃g əd do [sup.]

kɔʁdə do [sup.] Ch 
ʁalɛ̃g də plɔ̃ [inf.] 

liɲ də flɔt [sup.]
liɲ də plɔ̃ [inf.] 

ʁalɛ̃g
kɔʁd a ljɛʒ [sup.]
kɔʁd a plɔ̃ [inf.]
 

Ch

Ch

kɔʁd a do [sup.] Ch 

kɔʁd a do [sup.] Ch

ʁelɛ̃g
kɔʁd a do [sup.] Ch 

ʁelɛ̃g
ʁlɛ̃g
bɑ d fɔ̃ m. [inf.] 

ʁlɛ̃g
28S

ɦalɛ̃g

?

11W

ʁelɛ̃g ljeʒeː [sup.]
ʁelɛ̃g plɔ̃beː [inf.]

kɔʁdə do [sup.] Ch

30N

ʁalɛ̃g [inf.]

buʁle m. [inf.] buʁle m. [inf.]

buʁle m. [inf.]

ʁalɛ̃g əd ky [inf.] Ch

Chbuʁle m. [inf.]



20
21

© Patrice Brasseur, Université d’Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

43. FLO�EURS (de �let) 
Quest. 314

      

//

ljeʒ

?

ljɛʒ

ljɛʒ (SO)
tet de fʎɔt f. (SO)

flŏtœʁ

flɔtœʁ

ljeʒ

flötœʁ

flɔt f.
kɔʃɛt f.
flɔt f.

fjɔtœʁ

ljeʒjeʒ (SSr)
fjɔtɛ̃ (SSr)

ljɛʒ

flœʒ

flötœ̆ʁ

flɔt f.

ljɛʒ
mɔ̃gɔl 

buʃɔ̃
flɔt f.

ljɛd͡ʒ
fʎɔu̯t f.

ljeʒ
flötœʁ

fjɔtø

ljɛʒ
kwɔʁʃɔ̃

flɔt f.

kɔʃɛt f.
vjö

flɔt f.

fliʃɔ̃
flɔt f.

Les mots de la carte correspondent à di�érents types de �o�eurs.
3 Les boques sont en verre ou en métal.
13 La cauche�e est percée avec un tisonnier rougi au feu ; la �o�e est 
taillée au couteau et est destinée aux �lets à harengs.
16 le mongol est une boule en aluminium utilisée comme �o�eur.
3 13 kaʁ a pɔʃ « petit baril en bois servant de �o�eur ».
13 maʁtɛ̃gal (f.) « cordage qui relie chaque quart à poche ».
11W kaʁ « baril servant de �o�eur pour la pêche à la senne ». 
11 On met des boules pour repérer les casiers et des drapeaux pour les 
�lets.
38 anaʁ (m.) « ce qui sert à monter le �let sur les �o�eurs de liège et 
sur les plombs » (= ?).

flɔt f.
flɔt f.

flɔt f.

flɔt f.

bɔk

bul f.
bul f.

bwazɛt f.

flɔt f.
bul də flɔt f.

//

fjɔt f.
flɔt f.28S

18W

ljeʒ

11W
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44. T�MAIL 
Quest. 317

  FILET POUR PÊCHER LES ROUSSE�ES

  MANET, FILET POUR PÊCHER LES MAQUEREAUX

  FILET DÉRIVANT

//

tʁemaj

tɹamɒ (SO)

tʁemaj

tʁemɑj

tʁemɑ

tʁemɑ̆j

tʁamɒj
tʁemɒj

tʁamɑ
tʁemɑ

trɛmɒi̯l (T)
tɹamɒj (SPB)
tramɒl (SSr)

tʁemɑj

tʁamɑj

tʁemaj

+

tʁɛmɑtʁɛmɒl
tʁɛmlɑ
tʁamlɑ

tʁamɑ
tʁamo

tʁemɒ

tʁemaj

tʁamaj
tʁemɑj tʁɛmɑj

tʁwamɒj

tʁɛmɒ

tʁa̟mɑ

tʁamɑ

tʁamaj
tʁemø v.
fŏl f. v.

tʁɛmɒ

tʁemɒ 27S

tʁemaj

tʁemɒl

tʁɛmɒ

5 Il se tend « à la côte ».
12 Il mesure cinquante mètres et est monté sur des perches.
15 Les tramails étaient autrefois en coton. On devait les tremper dans le 
sulfate de cuivre tous les trois jours.
15NE tʁamɑjø « pêcheur au trémail ».
13 ale a la tapɛt : ce�e pêche se pratiquait en doris au mois de mars. 
On encerclait un rocher avec six trémails et on s’introduisait dans la 
poche ainsi formée en faisant du bruit pour e�rayer le poisson.
16 Pêche à la sɔnɛt : on tend un tramail d’environ cent mètres et on en 
fait le tour en frappant une chaîne sur le fond sableux, pour e�rayer le 
poisson.
16 pikɔ « tramails �lés par les picoteux ». (V. carte n° 20*).
21 fɔl (f.) « tramail très haut (environ cinq mètres) ».
26 tʁɛmɒ a bat « tramail très haut ».
30 Ils mesurent cent mètres ; on les pose sur des piquets avec des 
bouées, sur les bancs. 
23 l amɑ, 23W lez ameː « les aumées (ou les grandes mailles du 
tramail) ».

23 la fʎeː « la �ue (ou les petites mailles du tramail) ».
32(SSr) mɛːl « maille ».
33 mwɛlɑ̆d͡ʒ « maillage ».
33 j a dɛ̞ tʁɛmlɑ puʁ la ʁœ̝ / il ɔ̃ sɪe̯ pus də mwɛl « il y a des 
tramails pour la raie ; ils ont des mailles de six pouces ».
Filet pour pêcher les rousse�es
bɛʁtɛl (f.) 10 11W 13 13NE 14 15
bɛʁtɛljɛʁ (f.) 11W
11W Ce sont plusieurs nappes de cinquante mètres reliées ; les mailles 
sont d’une seule taille, assez étroites.
13 Il comporte dans le sens de la hauteur trente mailles de 47 
millimètres .
14 Il s’agit d’un �let de même type que la rets (v. les marges de la carte 
39), à mailles de 47 millimètres ». 
11W duʃjɛʁ (f.) « �let pour pêcher les aiguillats » (ayant une seule 
sorte de mailles, plus larges que celles des bertelles). Ces �lets sont 
tendus en mer et relevés à chaque marée.

Manet, �let pour pêcher les maquereaux
mane 4
mɑ̃ne 13NE
mone 10
mɔ̃nɛ 13 14
mənɛ 12
reː (p.) 32(T)

13 Ils sont utilisés par les dri�ers [dʁiftœʁ] fécampois.

Filet dérivant
3 4 ʁwɑ̆ « �let dérivant droit à petites mailles pour pêcher le hareng ».
2 tʁezyʁ « tésure (comprenant jusqu’à cent vingt �lets mis bout à 
bout, l’ensemble dérivant avec le bateau) ». On pêchait ainsi le hareng 
plein sur les hauts fonds. Chaque �let composant la tésure mesure trois 
à quatre mètres de long sur un mètre cinquante à deux mètres de haut. 
On �xe un baril de quinze litres comme �o�eur à chaque extrémité et 
un feu tous les vingt-cinq barils. 
12 mzyʁ « tésure, ensemble de �lets dérivants formant une seule 
longueur » ; tni la mzyʁ « rester face au vent à la cape, en maintenant 
le �let dérivant devant la caïque » ; afal (f.) « cordage qui relie la 
bouée au �let, dont on règle la longueur selon la profondeur où se situe 
le banc de poissons ».
13 sɛ̃n (f.) « �let dérivant de cinq cents mailles de longueur et de trois 
cents de haut, qui constitue un élément de la tésure » (on me�ait quatre 
cents �lets à la suite).
13 dzy (f.) « tésure, ensemble de palangres ou de �lets dérivants réunis 
par leurs extrémités ». 
13 À propos des dri�ers fécampois qui pêchent le hareng au �let 
dérivant :
 - bɒswɛ̃ « bassouin, cordage de six brasses perme�ant d’a�acher 
chaque �let sur le halin ».
 - ɒlɛ̃ « halin, �l d’acier de vingt millimètres de diamètre sur lequel 
sont a�achés les cordages des �o�eurs ».
 - balmas « dispositif rotatif constitué de trois rouleaux de bois de 
cinq mètres de long et douze centimètres de diamètre qui permet de 
libérer le hareng en le secouant, lorsqu’on vire les �lets ». 
 - mɛt l os a la pɔʃ « me�re le �let le plus près possible de la 
surface ».
 - mɛt də l ɑ̃fal « allonger la profondeur entre la surface et les 
�lets » (lorsque le hareng, sur le point de pondre, se tient au fond).
14 la sɛ̰n « ensemble de �lets dérivants d’une longueur de deux cents 
mètres ».
21 de ʁa « des �lets dérivants (pour la pêche au hareng) ».
23 ʁo (f.) « �let dérivant (pour la pêche au hareng), d’une longueur de 
dix brasses ». Une tésure [tɛzyʁ] en compte vingt.
3 s mɛt a la ʃol « pêcher en dérivant ».
4 baʁswɛ̃ « bassouin » ; tape ɛn lɛn « faire une tésure (jusqu’à cinq 
ou six kilomètres) en accrochant les rois [ʁwɑ̆] (v. ci-dessus) sur une 
ralingue ».
28 file tuʁnɑ̃ « �let droit pour encercler le poisson, �xé à une 
extrémité sur un corps mort et à l’autre au bateau » Les mailles 
mesurent quatre centimètres pour l’orphie ; le cordage qui relie le �let au 
corps mort mesure trois fois la hauteur d’eau.

tʁɛmaj
tʁemaj f.

tʁamɑ

tʁamɑ

tʁamɑ
tʁemɑ

tʁamɑ

tʁemaj

tʁemaj f.

tʁemaj f.

tʁemaj

tʁemɑ
tʁemɑ

tʁemɑ

tʁemaj

tʁemɑ
tʁɛmɑ

tʁemaj

9SW

11W

13NE 

21SW

27N

28S

tʁamɑ

35E

23W

28N

37E
tʁemɑj
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45. SENNE 
Quest. 318

  VERVEUX 
  Quest. 329

  NASSE
  ALN 599*

//

?

drɒ̆nɛ ? m. (SO)

etab [hareng]

sen

?

sɛnsɔ̃i̯n (T, SPB)
[orphie, lançon]

søn
[lançon]

etad, etat [hareng]

+

sɛn

dʁane m.

søn 
[petits poissons]

sen

ʁal a ko m. [mulet]

sɛn

ʁɐ (sɛ̃n)

søn [mulet]

dʁavne m.

[lançon, éperlan]

sen 
[mulet, orphie]

sɒ̰n

sen [lançon]

sɛ̞n, sɛ̰n, sɛ̃n [lançon]
dʁanɛ m. [bar]

(sḛn)

(sɛ̃n)

+

35E

sen

sen [lançon]
dʁɔnɛ m.

sen

sɛ̃n [mulet]

30SE

30N dranɛ m.

drene m.

søn
søn debɔʁdɑ̃t 

sɛn [maquereau]

Les mots entre parenthèses désignent un �let dérivant et correspondent 
aux techniques modernes de la pêche professionnelle.
3 Les informateurs indiquent que ce�e pêche se pratiquait à Gravelines.
La pêche à la senne consiste ordinairement à encercler le poisson au 
large avec un bateau. Mais elle se pratique aussi di�éremment, de 
manière à ramener le poisson sur le rivage :
 - Le �let est mouillé par des hommes en bateau et tiré à terre (15 16 
17 18 21 24 25 33 [dranet]) :
21 24 25 Deux hommes sur le bateau, un à terre. Au point 24, on précise 
alors : sen a ʁale a teʁ.
15 15NE Deux hommes sur le bateau, cinq ou six à terre.
16 En picoteux, jusqu’à 1 km au large. Deux ou trois hommes à terre.
 - Le �let est mouillé à pied (4 20 26 27 27N 28 29 30N 30SE 31 35) :
4 20 Deux hommes. (4 Le �let est maintenu ouvert à chaque extrémité 
par un bâton).
26 Pour le rale à cô [ʁal a ko] : trois hommes.
27N Pour le dronet [dʁɔnɛ] : deux hommes.
28 29 Deux à quatre hommes. 

28N Deux hommes dans l’eau et deux à terre. On pêchait à la senne à 
marée montante.
31 Deux hommes ; le �let est maintenu par un bâton à chaque bout.
35 Cinq ou six hommes (pour la seune débordante, �let de soixante à 
cent mètres). On utilisait parfois aussi un doris pour mouiller le �let.
16 ʁatʁɛ « longueurs de cordages indiquant la distance à laquelle on 
�lait la senne au large ».
17 ʁatʁɛ « �lin de cent mètres qui sert à tirer la senne à terre ».
30 debɔʁde a la sen « ramener la senne à terre ».
32(SPB) sɔ̃i̯nɒ, 33 se̞nœ, 36 søne « pêcher à la senne ».
33 Pour la pêche à la senne, on liait ensemble deux �lets de cinquante 
brasses chacun. La pêche au dranet se pratique de nuit dans les baies avec 
un �let de cinquante à soixante brasses semblable à la senne.
34(SO) drɒ̆nɛ « �let que l’on traîne dans l’eau » (= ?) .

Verveux
vɛʁvø 11
vaʁvø 37E
vaʁvøi̯ 36
vɛʁkœj 8
samnɛ 12
11 kaʃ « ailes du verveux ». Ce sont des pièces de �let qui mesurent de 
cent cinquante à cent quatre-vingt mailles sur trente-huit ; elles sont 
accrochées au premier cercle, de chaque côté de l’ouverture.
11 tɛi̯t « partie centrale du verveux » ; pɛ̞ʁjɛʁ (f.) « emplacement du 
verveux » ; pɛ̞ʁɛ « �xé au sol par des pierres (en parlant du verveux) » ; 
pome l vɛʁvø « retirer les poissons pris au piège ».
30 dzyʁ (f.), banɒt (f.) « (pour la pêche à la creve�e grise dans la baie 
du Mont Saint-Michel) �let en forme de poche se terminant par une 
nasse, installé sur deux piquets �xés dans le sable ». Ces �lets sont 
installés en ba�eries.

31 dzyʁ (f.) « �let à creve�es grises en entonnoir se terminant par une 
cage dont l’ouverture est de soixante centimètres de large et cinquante 
de haut (mailles de douze millimètres)» ; paleː « pieux latéraux qui 
maintiennent ce �let ouvert ». Des cordages le maintiennent dans le 
courant : ɑ̃k « cordages �xés à l’avant de ce �let » ; bidu « cordage �xé 
à l’arrière de ce �let ». On peut poser ces �lets par ba�eries de trente.
31 banɑt (m.), bɔnɑt (m.) « �let pour prendre creve�es, poissons et 
seiches, de même type que la desure [dzyʁ], mais plus grand (un mètre 
vingt de large et quatre-vingt centimètres de haut) à mailles plus 
grandes (vingt-deux millimètres) ». On les pose par ba�eries de cinq. 
31 ɑ̃teː « ba�erie de desures [dzyʁ] ou de banâtes [banɑt] ».
35 tezyʁ (f.), dzyʁ (f.), dəzyʁ (f.), dzyʁ (f.) « sorte de verveux, qui 
permet de prendre des creve�es et des poissons plats. C’est un �let en 
nylon ou coton à mailles de vingt-cinq millimètres dont l’entrée est �xée 
sur deux piquets. Elle se termine par un gourlet [guʁle] ou regoulet 
[ʁgulɛ] « sorte de nasse cerclée de bois ou de plastique », dont le �let 
est en mailles de dix millimètres. Une corde permet d’ouvrir la poche 
terminale. Le tout est en forme d’entonnoir de trois mètres de long et un 
mètre soixante à un mètre quatre-vingt de large. On place plusieurs 
tésures côte à côte.
35 banɑt (f.), tɛʁzyʁ (f.) « sorte de verveux à grandes mailles qui sert 
à prendre du poisson l’été ». 
35 buʁiʃ, buʁaʃ, dzyʁ « nasse clayonnée que l’on tend sur la grève 
dans les crassiers ou amas de débris de coquillages ». Elle est maintenue 
par deux piquets espacés de trente centimètres de chaque côté de 
l’entrée. Le fond est en pointe, fermé par du goémon, également 
maintenu par un piquet. sa fe bɔ̃bi o miljø « le milieu est ventru ».

Nasse
nas 3 4 37
nɑs Berville-sur-Seine (canton de Duclair, Seine-Maritime)
nɒs 22S 27S
nɑz 11 16 18 20 23 24 31 38 ; Va�eville-la-Rue (Seine-Maritime)
nɑ̆z 7 9
nɒz 12 21SW 25 27 29 30
banɑt 35
tɛʁzyʁ 35
dzyʁ 35
buʁiʃ 35
buriʃ 35E
buʁak 21SW
buːʁak 22S 28NE 28E
buö̯ʁak 28E
buö̯ʁɒ̆k 27NE
bwöʁak 21S
buʁaʃ 35 36
buʁɔʃ 31
koʃ 21S
kɔu̯ʃ 28E
lö (m.) 21SW 22S 28E 
tɑ̃buʁ (m.) 12 13NE 14
31 En osier, carrée, un mètre vingt de haut, pour pêcher l’anguille.
38 En fer. La nasse est plus allongée que le casier. Elle a deux entrées.
29 bɛt viv « grande bourriche de bois tressé, avec entrée en goulet par 
le haut ». On y met un appât (pour la pêche du bar).
31SE breː (f.) « encadrement de bois garni d’un �let à petites mailles 
placé au déversoir d’un moulin (pour pêcher l’anguille, en particulier) ». 

(sɛn [hareng])

(sɛn [hareng])
(sɛ̰n [hareng])

kŏʁe m. [mulet]
(sen [hareng])

?
sɛn

sɛn [maquereau]

sen a debɔʁde
dʁane m.

sen [mulet]
sen

28S

28N

27N

sen sɒn [lançon]

23W

11W

15NE

+

37E
søn
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46. D�GUE (à coquillages) 
Quest. 321

//

dʁɑ̆k

+

dʁag

gʁaʒ r.

?

gʁɑʒ
tɹɒl (SSr)

kaʁavan
fɛʁ (a ɥit) m.

dʁag

dʁɑ̆g

gʁaʒ̥

fɛʁ də kaʁavan m.
dʁag

gʁaʒ

gʁɑʒ
gʁɒʃ

gʁɒʒ

dʁak

fɛʁ m.

gʁaʒ

+
×

tʁɒl

gʁɒʒ

gʁɒʒ

dʁɑ̆g

kaʁavan
fɛʁ (a iːt) m. 

gʁeʃ 
gʁɛi̯ʃ

2 dʁɑ̆g ɑ̆ dɑ̃ d̥ si « sorte de drague pour la pêche à la sole ». C’est un 
engin prohibé.
5 mølɛt « dents de la drague ». 
15 Les dents dont apparues sur les dragues vers 1930. Auparavant, 
c’était une simple barre de fer plate qui traînait sur le sol.
21 t͡ʃɛʁiː, 22 tjeːʁi (m.) « poche en mailles de fer ou en �let (22) �xée 
sur la drague ». 
28 Ce�e pêche ne se pratique pas localement
33 tʁɒlœ̜ « pêcheur à la drague ». Ce�e pêche ne se pratiquait pas à 
Sercq.
35 sa ʁagə l sɔl « ça râclait le sol ». 
36 le lasɛ « la poche en �let �xée sur la drague » ; le cɛʁe « les mailles 
de fer dans la partie inférieure de la drague ».
38 ʁadas (f.) « vieux �lets ». On les utilisait comme une sorte de 
drague pour la pêche aux oursins. Traînés sur le fond, ils étaient tirés 
par deux hommes au moyen d’une chaîne �xée de chaque côté. 

dʁɑʒ

gʁau̯ʒ

gʁɑʒ
gʁɑʒ

dʁag

dʁag

gʁɑʒ

gʁɛʒ
gʁeʒ

gʁɑʒ
gʁeʒ

gʁɑʒ
gʁiʒ

gʁeʒ

+

(dʁɑʒ)
19E

gʁaʒ

18W

13NE 

11W
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47. PÊCHERIE 
Quest. 322

//

paʁk m.

+

pæʁk m.

tuʁne
(ʃivödjɛʁ)

+

tɛʁzyʁ p.

paʁk m.

file fiks m. p.
(sibötçɛʁ)

+

peʃʁi
dzyʁ p.

peːʃʁiː

pɛʁtʲe m.

+

tɑ̃t

+

(ʁo ᵈ bɑs jo m.)
pɛʁtʲe m.

paʁ m.

paʁk m.

+
+

+

peːkʁiː

peːʃʁiː

bɒʁɑ̆ʒ m.

peʃʁi
tɛsyʁ p.
dzyʁ p.?

peːkriː

peʃriː

peːkʁiː

paʁ m.
paʁk m.
etɑ̃t p.

kidö m.
tɑ̃t

Les mots entre parenthèses ne concernent pas des installations �xes. Au 
point 2, la sibotière est un « �let en forme de petit chalut d’un mètre de 
large et deux mètres cinquante de long, que l’on tend à marée basse et 
qui s’ouvre de lui-même avec la marée montante ». Au point 4, la 
sibodière est un « �let à soles posé à plat sur le sable, qui s’ouvre avec la 
marée ». Au point 9, la chivodière serait un « �let plat entouré de 
�o�eurs pour pêcher les soles » ; posé à marée haute, il descend avec la 
mer et rend le poisson captif.
2 Les �lets �xes se tendent sur des piquets, parallèlement à la côte. La 
ralingue inférieure doit être à au moins cinquante centimètres du sol. 
6 Des perches, maintenues par des torques [tɔʁk] « bouchons » de 
paille, sont plantées en fer à cheval et les �lets accrochés dessus. 
Auparavant la ralingue inférieure était enfouie dans le sable, contraire-
ment à la réglementation en vigueur à l’époque de l’enquête.
7 Des pieux sont plantés tous les mètres et les �lets accrochés dessus.
8 Des piquets sont enfoncés dans le sable le long d’une rigole naturelle ; 
on dispose une bo�e de paille autour de chaque piquet pour l’empêcher 
de remonter. Un �let est tendu sur les piquets, dont la partie inférieure 
est enfouie de quelques centimètres.
9 La tournée est un �let �xé sur des pieux de bois, dont les deux extrémi-
tés se terminent en crochet, à l’intérieur desquels le poisson est piégé. 

L’informateur indique que l’engin est tombé en désuétude depuis qu’il 
est interdit d’enfouir la ralingue inférieure du �let, le rendant ainsi 
largement ine�cace. 
10 Jusque vers 1965. Installation en forme de fer à cheval de perches 
�xes en noisetier, de quatre mètres de haut, sur lesquelles on a�ache un 
�let démontable ; le fond du �let se situe vers la haute mer et le poisson 
est guidé vers l’intérieur par une rangée de perches garnies de �let qui est 
perpendiculaire à la côte. paʁcø « pêcheur qui utilise une pêcherie ».
10NE Les étentes sont destinées à la capture des harengs.
11 Jusque vers 1958. Des perches de trois mètres de haut, garnies d’un 
�let amovible, sont placées tous les trois mètres ; l’aile (cinquante mètres 
de long) part de la limite des galets et rentre au milieu d’une boucle en 
fer à cheval ; au total, l’aile et la boucle mesurent cent vingt mètres ; kalo 
« coins de bois servant à maintenir les perches de la pêcherie plantées 
dans la marne » ; golɛt (f.), vwɛlaʁ « entrelacs de branche�es qui 
forme le bas de la pêcherie et empêche les poissons de s’échapper sous le 
�let » ; ʒødɑ̃s (m.), ʒødɑ̃ ? (m.) « porte de la pêcherie ».
12 Jusque vers 1950. la kaʃ « les haies de clayonnage ».
13 Filet �xé sur un alignement de piquets de trois mètres de haut et 
cinquante à soixante mètres de long perpendiculaire à la côte qui, à 
marée descendante, guide le poisson vers un piège en forme circulaire 
fait des mêmes matériaux.
14 Une rangée de piquets est plantée perpendiculairement à la côte et 
garnie d’un �let. Le perqué comporte des extensions (généralement 
trois), formant des U dont les branches sont tournées vers la côte, 
autour d’un trou qui piège le poisson à marée basse et où on le pêche à 
l’épuise�e. Ces extensions sont opérationnelles selon le coe�cient de 
marée basse.

16 dʲidja (m. p.) « rangées de piquets garnis de �let (à Villerville) ».
18 pɛʁko « perches fourchues de l’étalière ». Le �let servait à prendre 
du hareng.
18W 19E etaljɛʁ (f.) « �let de cinquante mètres �xé sur neuf perches 
haubanées enfoncées dans le sol entre plage et rocher perpendiculaire-
ment à la côte ou légèrement de biais, selon une orientation sud-ouest / 
nord-ouest. L’installation mesurait deux mètres de haut ».
21 tɑ̃t (f. p.) « pêcheries de Sainte-Marie-du-Mont ». Elles sont en 
bois garni de �let.
23 Il s’agit d’un �let droit garni de �o�eurs de liège, dont la base est �xée 
au sol. L’extrémité forme un crochet [lə ʁkʁo] qui est un tramail.
24 Ce sont des piquets de bois dont le bas est garni de �let.
26 En pierre, à Siouville. 
28 (Jusque vers 1960). La pêcherie assèche, même par marée de faible 
coe�cient. Elle est faite de pieux de chêne espacés de trente à quarante 
centimètres entrelacés de branches de bouleau, noisetier ou saule ; la 
hauteur des piquets va croissant vers le large, d’un mètre à deux mètres 
cinquante. pan (f.) « l’un des deux côtés de la pêcherie (environ cent 
cinquante mètres) ; gule « cul-de-sac terminal, en entonnoir, de la 
pêcherie » (en grillage de poche à huîtres), qui se trouve dans un trou de 
trois mètres carrés environ toujours rempli d’eau .
29 En bois. le jeː « les claies » étaient coupées l’hiver et stockées en 
rouleaux de vingt-deux mètres ; paleː « pieux » enfoncés dans le sol, sur 
lesquels sont �xées les claies de la pêcherie.
30 Mur en pierre d’un mètre cinquante à un mètre quatre-vingt de haut, 
avec porte à glissière. Le �let qui termine l’ouvrage est appelé bɒʃ (f.).
30N Installation �xe pour prendre le poisson quand l’eau se retire. la 
bɛnɒt « le fond de la pêcherie, sorte de cul-de-sac ».
30SE bɒʃ (f.) « �let qui est au fond de la pêcherie ».
35 Les pêcheries sont au nombre d’une quarantaine, souvent exploitées 
par deux familles. La disposition générale est triangulaire, la pointe du 
triangle étant le plus loin de la côte. pan (f.) « chacun des deux côtés de 
la pêcherie clayonnés [ljɛte], d’une longueur de cent mètres » (pieux 
en chêne, entrelacs de bouleau). La panne d’amont [pan d amɔ̃] est à 
l’est, la panne d’ava [pan d ava] à l’ouest ; bɑʃɔ̃ (m.), bɑ̃ʃɔ̃ (m.) « 
pointe de la pêcherie » ; buʁaʃ « nasse de la pêcherie ». 
36 La pêcherie forme un V dont la pointe est dirigée vers le large. pan 
(f. p.) « côtés de la pêcherie », qui constituent les branches du V ; 
buʁaʃ (f.) « �let qui se trouve à l’extrémité de la pêcherie ». La tésure 
est haute de deux mètres ; elle est montée sur des piquets [pitʲɛ], au 
large des parcs, en travers du courant, avec une bouée à chaque 
extrémité et assèche à marée basse. kalimasɔ̃ « fond de la tésure, en 
forme de crochet, qui piège le poisson ».
37 Les tersures forment une pêcherie �xe constituée de �lets posés en 
demi-cercle ouvert du côté de la côte. On « met en pêcherie » sur un 
terrain plat. Commentaires de l’informateur : i fo k sa fɛ yn puʃ « il 
faut que ça fasse un sac » ; i n pɛʃ k ɑ̃ ʁvənɑ̃ « elles ne prennent le 
poisson qu’à marée montante ». 
Référence bibliographique : Baudrillart, Jacques-Joseph, Traité général 
des eaux et forêts, chasses et pêches. 4e partie : Dictionnaire des pêches, Paris, 
1827. Voir, en particulier, l’article « parcs pour la pêche ».

pɛʁce m.
paʁk m.

paʁk m.

paʁk m.
o paʁk m.
(sibödjĕʁ)

+

+

etaljɛʁ

etaljɛʁ

etaljɛʁ

peʃʁi

pekʁiː
pekʁiː 19E

18W

28S

30SE

30N

27S

22S

?

15S

13NE 

11W

10NE

+
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48. CASIER À CRUSTACÉS 
Quest. 323

  ENTRÉE DU CASIER 

  VIVIERS
  Quest. 328, 329a et 329b

//

kɑ̆zje

kʎavɛ (SO)
bɔnɒtɹ (SO)

kɑ̆zje

?

væc f.

kɑzje
kavɛt f.

+

+

+

kɑzje

kɑzje

tɑ̃buʁ
tɔ̃buʁ

bylɔtʁiː f.

kjø

buːʁak f.

kʎeː f. nɒz f.

tɑ̠̃buœ̯ʁ
kɑzje

?

kleː f.bɔnɒtʁ f.

bɔnɒtr f. (T)
bönɒ̰tr f. (C)
bönɒt f. (SSr)

buö̯ʁɛk f.
(bʁɛmjiʁ f.)

kje
kjave
kɒzi

kjɛ

kɑzje

tɑ̃buʁ
savnɛ

kɒzje
buʁaʃ f.

buʁak f.

kʎavɛ

vaklɛ̃g f.

kɑzje

kle

14 Pluriel : savenjɒ.
23W Pluriel : kleː.
34(SO) Pluriel : kʎavjo.
23W Le casier à homards est en éclisses d’orme. 
24 kjɛ (m.) « casier » à Fermanville, selon l’informateur.
32(SSr) 33 Ils sont en osier ou en saule (32).
37 kɑzje a kʁəvɛt « casiers à creve�es » ; l’ouverture est latérale.
38 Il est rond, en osier, lesté avec des pierres, avec deux entrées, l’une sur 
le côté, l’autre sur le dessus. kɑzje a homaʁ « casier à homards » ; 
kɑzje a kʁəvɛt « casier à creve�es ».
28 sɛʃɔtjeʁ (f.) « casier à seiches ». Il est en �let, avec un clapet pour 
empêcher le retour. 
28 bʁɛnjeʁ (f.) « casier à dorades ». Il est rond (un mètre cinquante 
de diamètre et cinquante centimètres de haut) en grillage à poules avec 
entrée par-dessus. On y met un leurre brillant ou un miroir.
28N bʁeniʁ (f.) « casier à dorades ». On a�irait les dorades avec un 
miroir dans le fond du casier.
29 bʁɛmjiʁ « nasse à dorades ». 
7 kɑ̆sejœʁ, 20 kazejø « bateau qui fait la pêche aux casiers ».

13NE 15 pomeje « relever les casiers d’autres pêcheurs ».
18W maʁɑ̃de le kle « relever les casiers ».
23W mɔu̯l (m.), 33 mɔ̞u̯l (m.) « forme qui sert à façonner l’entrée du 
casier ».
33 tɔ̞u̯t « côte du casier ». Il en comporte 84.
28 ʁaløs (f.) « vire-�let hydraulique mû par le moteur du bateau, pour 
remonter les casiers à bord » ; lve « relever » (en parlant d’un casier).
28S la tɑ̃pet de bwɔʁak « la tempête de la mi-juillet (qui amène des 
casiers à la côte) ».

Entrée du casier 
gœl  37 38
gul 23W
gʊl 33
gule (m.) 23W
gulɔt 21
aʁgule (m.) 11 
23W l ɑ̃t͡ʃɥaʒ « le fond du casier » ; ɑ̃tɥɛ « faire le fond du casier ».

Viviers
- Pour les crustacés, en mer
kɒzie̯ 25
kɔf, kɞf 21
paʁk 18 (en grillage, immergé à cinq cent mètres de la  
 côte), 29 (en bois ou ciment, sur le fond),
paʁkʁɛz (f.) 19 (montures métalliques, treillage en plastique)
nworiʃ (f.) 34(SO)

nuriʃ (f.) 32(T, C) (en bois, �o�ant)
pö 32(T) (en osier, immergé)
pɔ 32(C) (sur le fond)
pɔ̞ut̯ 33 (en osier, avec couvercle)
vivie̯ 24
viviɛ̯ 23W (grande caisse)
vivjei̯ 36 (pour homards, à terre ?)
ʁezɛʁvø 15
ʁezɛʁv (f.) 28 30 (pour homards, à terre ?)
28 Il a la forme d’un bateau (quatre mètres cinquante sur un mètre 
soixante) en planches de peuplier, amarré sur un corps mort, la pointe 
remplie de polystyrène pour le maintenir à �ot, face au courant ; il 
assèche à marée basse.
35 ʁezɛʁv (f.) « casier en bois, au large, pour les moules ».
38 Le vivier était derrière le quai. On allait vendre son contenu à 
Paimpol le samedi.
- Pour les crustacés, dans le bateau
epaʁɲ (f.) 35
bak a gʁap 20
18W paʁkʁɛs (f.) « vivier à homard amarré au bateau ».
- Pour les creve�es
pɔnjɛ a ʃɛrvɛt 32(T, SPB), souvent un simple seau [but͡ʃɛ] (SPB)
botʁö 30
ʁezɛʁvø 15 ; 16 (en sapin, �xé à l’arrière du bateau)
sɛʁkœj 19 (�xé sur le bord du bateau et tenu par un petit mât  
 de charge)
guʒ (f.) 23 24
guö̯ʒ (f.) 23W
glin, glɛn (f.) 12
vivje 18 (deux mètres sur soixante-dix centimètres)
vɛʁvø 17
8 [À propos du vivier à creve�es]. « C’était fait comme un cercueil, on 
l’a�achait au bateau ». 
10 glɛn (f.) « trou rectangulaire creusé dans la craie » ; on y met une 
caisse avec un cadenas ».
12 Il était creusé dans le rocher.
15 Le réserveux [ʁezɛʁvø] a une forme de petit bateau percé de trous 
passés au fer rouge tous les 2 cm ; on le traînait derrière le canot.
17 Il est traîné par le bateau : un mètre cinquante de long, soixante 
centimètres de large, quarante centimètres de haut.
- Pour le lançon (de forme oblongue)
guʒ (f.) 23 24 ; 25 (jusqu’à un mètre de long) ; 26
guö̯ʒ (f.) 23W
kuʁd͡ʒ, kʊd͡ʒ (f.) 33 
kuːt͡ʃ (f.) 32(T)
kuːʃ a lɛ̞̃ʃɔ̞̃ (f.) 32(C)
kuːʃ a lɛ̞̃ʃɛ̞̃̃ ̠(f.) 32(T, SSr)
33 pʎatɛ̃i̯n (f.) « couvercle (plaque de fer) du vivier à lançons ». Ce 
vivier de forme oblongue, était en osier [ɔu̯zi] ou en rô [ʁɔu̯] (glosé 
willow « saule ») et mesurait cinquante centimètres de long). 
13 gat (f.) « sorte de parc pour conserver les harengs ».

tɑ̃buʁ
kazje

tɑ̃buʁ
tɑ̃buʁ

kazje

kazje

kazje

kle f. +
kle f.

kle f.

kɑzje

kɑzi
(sɛʃɔtjeʁ f.)
(bʁɛnjeʁ f.)

kɑzi
(bʁeniʁ f.)

bwɔʁak f.

9SW

11W

13NE 

15NE

vac f.
panje

18W

23W

27N

27S
28N

28S

kjɛ

37E
kɑzje
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49. ORIN DE MOUILLAGE DE LA FILIÈRE DE CASIERS ; 
CORDAGE SUR LEQUEL SONT AMARRÉS LES CASIERS
Quest. 323

  FILIÈRE (DE CASIERS) 
  Quest. 324

  FLO�EUR OU BOUÉE AVEC PAVILLON (pour le repérage des casiers)
  Quest. 327

//

? ; ʁɑ̆lɛ̃g̥ f.

ɔʁɛ̃ ; ?

?

tweː f., bu ; tweː

bu ; ?

+

+

but ?

ɔʁɛ̃ ; but

amɑʁ f. ; ba ᵈ fɔ̃

flɔt f. ; ɛstʁɔp f.

?

kɑ̆b ; ?

ɔʁɛ̃, ʁalɛ̃g f.

kɒbʎ

kɒbj (T) ; 

ɔʁɛ̃ ; ?

bɒ ᵈ fɔ̃ ; estʁɔp f.

gvɛ ; tʁɑ̃njɑ̃

ɔʁɛ̃ ; ?
filɛ̃ ; but

kɔʁd əd bweː f.
 

petjɛʁ f. ; ɔʁɛ̃

?

?

L’orin de mouillage de la �lière relie le �o�eur au dispositif d’ancrage. En 
l’absence de point-virgule, la réponse aux deux questions est identique. 
Les réponses entre parenthèses concernent l’orin de mouillage d’un seul 
casier, les casiers étant mouillés un à un.
13 14 15 La pétière est un �lin d’acier.
27 buʁɒ « orin de mouillage d’une �lière de casiers » au point 24, 
selon l’informateur. 23W buʁɒ « �lin avec �o�eurs, pour amarrer ».
32 ʁalɛ̞̃g (T), ralɛ̃i̯g (SSr), suljɛʒɛ̃ (m.) (SS) « rallonge, cordage qui 
s’ajoute à l’orin de mouillage lorsque celui-ci est trop court ».
32(T) ɛtrop (f.) « cordage qui relie chaque casier au cordage principal ».
2 öʁɛ̞̃j « orin de mouillage d’un �let ».
11W bɑ d fɔ̃ « cordage qui relie la ralingue inférieure d’un �let �xe à 
une ancre ».
34(SO) On n’emploie pas le terme �lin en mer, parce que « avec du �lin 
on pend un homme » [atu dy filɛ̃ nu pɑ̃ ɛ̃n ṵm].
33 dwɔl de filɛ̃ (f.) « rouleau de corde  » ; ʁduo̯lœ « lover (le 
cordage) » ; stʁɛʃi « dérouler ».
36 tiʁvɛj « �lin ».

Filière (de casiers)
filjeʁ 28
filjɛʁ 20 30 31 36
filjĕʁ 4
filjĭʁ 29
filɑ̃t ? 28N
liɲ 3
fil 24
tʲeːneː, t͡ʃeːneː 21
tʁɛzy 15NE
dezyʁ 15
rameː 34(SO)
tramɛ (m.) 34(SO)
tʁɛmwɛ̹ (m.) 33
ʒweː 34(SO)
amɑʁ 25
tʁus 33
trus 32(SPB)
pɒtyʁ 26 27
pɑtyʁ 28N 
ʃaplɛ (m.) 38
dʁɔ̰m 14

22 pɑtɥyʁ (f.) « cordage qui relie les casiers d’une �lière ».

14 Au maximum vingt-cinq casiers, un tous les quatre ou cinq mètres.
15 Trente casiers, échelonnés toutes les cinq brasses. Cinq ou six �lières 
par bateau.
15NE Trente casiers.
20 Jusqu’à cinquante casiers en 2015.
25 Cinq à vingt casiers.
28 Dix casiers.
32(SPB) Six ou sept casiers autrefois, soixante-dix en 1990.
33 tʁɑ̃t dœ / kat tʁɛmjɔ d ɥit / ɥit paʁ tʁɛmwœ̝ // – [Enquêteur] 
ki k ʃ ɛ k y tʁɛmwœ̝ // – e bɛ̃ ʃ ɛ̞ː / ʃ ɛ̞ yn tʁus də bɔnɑtʁ d ɥit 
/ ja duz bʁaʃ ɑ̃tʁə ʃak bɔnɑtʁ / duz bʁaʃ « [on en embarquait] – 
trente-deux, quatre trémiaux [�lières] de huit, huit par �lière. – 
Qu’est-ce que c’est qu’un trémwet ? – Eh bien c’est… c’est une trousse 
[�lière] de casiers de huit. Il y a douze brasses entre chaque casier, douze 
brasses ».
36 Un casier toutes les quatre ou cinq brasses.

Flo�eur ou bouée avec pavillon (pour le repérage des casiers)
Les mots qui suivent sont féminins, sauf indication contraire.
bwe 3 7 9 17 37
bweː 13 14 15 16 21 24 26 27 28 28S 29 30
bwei̯ 36 38
bwɛ 6 8
bwɛ̞ 5
bwɛi̯ 2
bwɛ̞i̯ 35
bwiː 32(SPB, SSr) 34(SO)
bwɪː 33
fjɔt 28N
fʎɔu̯t 33
barfjö (m.) 32(T) [pluriel : barfjaö̯]
kɒb (m.) 32(SSr) 
pikʁɛl 25
ʃjɛ̃ (m.) 24
t͡ʃiẽ̯ (m.) 23 (pour repérer les lignes de fond)
bɔk (m.) 4 20
buʁɑ (m.) 18 (avec ou sans pavillon)
tweː 21
24 pik « �o�eur avec pavillon pour repérer les �lets », dénomination 
en usage chez les pêcheurs de la Hague, selon l’informateur.
26 fɔ̃seː ? (f.) « cordage de la bouée ».
33 la osɪː, l osɪːʁ « le cordage qui relie le �o�eur à la ligne de fond ». 
36 38 fleʃɔ̃, 37 alɛʒ (f.) « �o�eurs de liège qui se me�ent entre la 
bouée et le casier ».
38 Chaque pêcheur a un pavillon di�érent.

kɔʁd flöteː f. ;+
?

?

(bɔʁɑ)
(bɔʁjaö̯) (fyʁɛ̃)

+

//

ɔʁɛ̃ ; pɑtyʁ f.
filɛ̃ ; ɑ̃kalod f.

11W

?

?

?

? ; ?petje f.

kɔʁd əd bweː f.
 ; ?petje f.

futrɔp (T)
boː (SS)
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50. APPÂT ; APPÂTER
Quest. 335a et b ; ALN 600* « amorcer ; appât »

  DES LAMBEAUX DE PEAU DE MAQUEREAU SERVANT D’APPÂT

  CHAIR DE MAQUEREAU DÉPECÉ

  DE L’AMORCE POUR A�IRER LE MAQUEREAU

//

ɑ̆pɑ ; ɑ̆ke

? ; ɑ̆ce

?

bɛt ; bɛtʲi

ak ; ake

ɑk ; ɑ̆ke

ɒcyʁ ; ɒce

bwɛt ; bwɛte

bwɛt ; bwɛte

bɛt ; 

bɛt ; bɛte

ɒkyʁ ; ɒce

? ; ɑ̆t͡ʃe

 ; bɛte 

bwɛ̞t, atʁɛ m. ; 

bɛ̞t (T, SPB) ; 

bɛt ; bɛti

bɛt ; bɛte

bɛt ; beci

bwɛt ; bwɛtebwɛt ; bwɛte bwɛt ; ?

ɒtʲyʁ ; ɒtʲe
ɒcyʁ ; ɒce

ɑcyʁ

bɛt, atɹɛ m. ; bɛtʰɛ (SO)

bɛt ; ɑcie̯

bɛtɒi̯ (SPB)
bɛt͡ʃjɛ, beːt͡ʃjɛ (T)

ɒtʲe
bɛte

Il s’agit de la garniture des hameçons ou des casiers à crustacés.
12 bwɛte e py fʁɑ̃sɛ « boue�er, c’est plus français ».
6 On appâte les hameçons de la ligne de fond alternativement avec un 
ver marin et une coque.
14 Avec de la pieuvre.
38 On appâte avec du hareng en provenance de Boulogne.
4 ɑ̆kœs « femme qui met les appâts sur les cordes ».
4 paʁe « démêler les lignes de fond et les débarrasser des appâts 
restants » ; paʁœs « femme qui fait ce travail ».
13 lez amiːz « les restes d’appâts que l’on enlève des hameçons ».
10 kaʁabo « homme qui ne�oie les �lets sur le quai ; il est payé en 
poissons ».

Des lambeaux de peau de maquereau servant d’appât
de fløʁɛt də makʁo (f.) 37
de flœʁɛt (f.)  37E
de flœʁ (f.)  37E
d la bɛt 11W 13 13NE 14 15
d la bɛlwɛt 10
de libe 37E
de fjɒk (f.) 32(T)
de fjɑ̃k (f.) 34(G)
9 16 34(SO) 37 On appâte la ligne à maquereau avec de la peau de 
maquereau coupée en lamelles. 
9 On pêche aussi le maquereau à la plume.

Chair de maquereau dépecé
mɑ̃ʒɛt 15 
abløz 14 
aɲ 10 
ecɛ̃ (m.) 13
ecɛɲ 13NE
ecɛn 14
betje (m.) 11W
gaʁaʃ 10 

De l’amorce pour a�irer le maquereau
d la stʁuj 13NE 14 38 
d l astʁuj 2 6  
d l aspʁuj 6 
d la ʃtʁuj 19 
də l sitʁuj 3 
d l efɒʁ 30 
d l ɛfɑʁ 37E
d l ɛfaʁ 37 37E 38
d l əfaʁ 36 
d l afaʁ 27 (r.) 37 37E
d l afɑʁ 24
dy fɑʁ 24
d l afa 23
d l afɑ 20
d la faʁg 21
dy ʃɛʁvẽ 33
Il s’agit de coquillages et creve�es écrasés (37), de poisson moulu (38), 
de maquereau écrasé ou moulu et de farine (2 21), de maquereau, de 
poissons avariés et de farine (38), de moules et de farine (23) de farine 
de poisson (20), de farine d’arachide (2 27), de poisson moulu et de 
farine d’arachide (3 6 24), de déchets de poisson, saindoux et farine 
d’arachide (18), d’un mélange de farine, de maquereau broyé et d’huile 
d’arachide (30), d’un mélange de pain et de poisson (33). On moulait le 
mélange au moulin à viande et on en faisait un pâté (38).
Ce�e manière de pêcher est le fait des pêcheurs de Boulogne (13), des 
Bretons (15 30).
3 « Ça vient des Bretons ».
14 15 Les informateurs indiquent que le poisson ainsi pêché ne se 
conserve pas. Ces poissons « ont le ventre tout violet » (14).
2 6 a l astʁuj, 4 a l astʁuj, 4 5 6 a l tyʁlyt « (pêcher) en a�irant (le 
maquereau) avec une amorce ».
36 əfaʁe, 37 37E 38 ɛfaʁe, 37E afaʁe « a�irer (le maquereau) avec 
une amorce ».
36 de pti lysə « des petits poissons dont on fait de l’e�ars ».
2 9 11 tyʁlyt « poire de plomb munie de trois à six hameçons ».
2 bɑ̆ʁ a tyʁlyt « barre de fer sur laquelle sont �xés plusieurs �ls (six ?) 
munis d’une turlute ». Elle est reliée par une corde au bateau, qui la 
traîne sur le fond pour accrocher les poissons.
3 4 tyʁlyt « ligne avec plusieurs hameçons sans appât, pour accrocher 
le poisson ».
3 ale a l tyʁlyt « [à propos des enfants] pêcher du bord du quai en 
agitant l’hameçon ».
19 tyʁlyt « ligne avec plusieurs hameçons sans appât pour pêcher les 
encornets ».
19 gʁapine « pêcher (l’encornet ou la seiche) à la turlute ».
19 27 tyʁlyt (f.) « grappin pour accrocher le poisson ».
31 tyʁlyt (f.) « engin constitué d’une barre comportant six grappins 
fondus dans un moule conique pour prendre les poissons plats ». On en 
traîne jusqu’à dix derrière soi à pied (ou en bateau). 
 

ɒkœʁ ; ɒce// ; ɑke
apɑ ; ɑce

ɒk ; ɒtʲe

ɒcœʁ ; ɒce

ak ; ɑ̆ce

? ; ɑ̆ke

bɛt ; bɛte 

bɛt ; bɛte 

bɛt ; bete 
bɛt ; ?

bwat ; abwate

bɛt ; bɛte
bɛt ; bɛtɛ

abɛtɛ

bɛt ; bɛtɛ28S

28N

bɛt ; ɒci
bɛtɛ

18W

13NE 

11W

21S
bɛt ; bete

23W
bɛt ; betö

27S
bɛt ; bɛtɔ

27Nbɛt ; 

30N // ; beti

22S bɛt ; bɛtibɛtɞ
bɛtʲi

bwɛtɛ̹
bwɛtɪ

26NEabɛt ; abete

27NE
abɛt ; abɛtœ

21SW
// ; ebɛtɛ

12E ɒkyʁ ; ɒce

abɛt
bɛt

37E
// ; bwɛte

bai̯te
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51. DÉCROCHER (le poisson pris à l’hameçon)
Quest. 90 b

  (Le poisson est) PRIS À L’HAMEÇON
  Quest. 90a

  (Le poisson est) PRIS PAR LA LÈVRE

  (Le poisson a avalé l’hameçon) IL EST…
  Quest. 91

  HAMEÇON
  Quest. 332 ; ALN 612* « hameçon »

  ARDILLON DE L’HAMEÇON

//

depetʲe

demɑ̆ce

×

demɒʲi

dezace

debʁöce

?

dezḛ̈ne

depet͡ʃe
deöt͡ʃe

dekʁöce

dehut͡ʃɛ (T, SPB)

dezɒcedezɑ̃kə
dəzɑke

?

debʁɔcɛ

debʁɔtʲe

debʁɔce

32(T) halɒi̯ l ɔ̃i̯ « retirer l’hameçon ».
36 fuʁʃɛt (f.) « instrument pour retirer l’hameçon ».

(Le poisson est) pris à l’hameçon
pʁi 1 19 27 29 38
prɛ̃ː 32(SPB)
prẽ 34(SO)
peke 3
pekɛ 5
peːce 16 18
pɛkɛi̯ 2
pekaj 4
pet͡ʃe 6
peːcie̯ 25
pɛ̞tʲi 20
pice 30

bʁöke 11W
bʁɔce 12 15
bʁɔcɛ 13
bʁɔtʲe 14 18W
bʁöt͡ʃe 6
kʁɔʃe 37
kʁötʲi 21
kröt͡ʃi 32(T)
kʁɔʃte 28
oke 11
huci 33
hutʲi 32(SPB)
hut͡ʃi 32(T)
ɛ̃nɛ 3
23 moʁ nje « mort noyé, mort sur l’hameçon ».

(Le poisson est) pris par la lèvre
pʁi paʁ la ɟœl 38
pʁi paʁ lə bɛk 38
pʁi paʁ lə lipɛ 37
pice 10
alipe 29
ɑ̃babwine 36

(Le poisson a avalé l’hameçon) Il est …
moʒe 37
ɑ̃moʒe 30 36 37E
ɑ̃moʒi 29
ɑ̃mɔu̯ʒe 38
ɑ̃guje 38
ɑ̃gule 27
ɑ̃game 10
ɒ̰kɔrsɒi̯ 32(SPB)
2 il a ɑ̆vɑ̆lɛi̯ el vɛʁak ɑ̆vœk « il a avalé le crochet de l’hameçon avec 
l’appât ».

Hameçon
ɛ̃ 3 5 6 7 8 9 10 11 11W 13NE 14 15 16 16NE 18W 19E 21  
 26 27 27S 29 30 30N 31 33 34(SO) 35 37E 38
ẽ 12 12E
æ̃ 36
ɑ̃ 24 25
ɑ̠̃ʲ 2
ɔ̃ 22S
ɔ̞̃ 23 23W
œ̃ 13
ɛ̃i̯ 20 37
ɔ̃i̯ 32(SPB, C)
ɔ̃i̯n 32(T)
ɛ̃i̯k 4
ɛ̃g 5
hɛ̃ã̯ 26NE
zɛ̃ 30SE
kro 34(SO)
ansɔ̃ 16
4 Pluriel : dez ɛ̃.
11W 13 plɛtø « outil qui sert à redresser un hameçon déformé ».
11W plɛte « redresser (un hameçon déformé) ».
33 i fɔ k ty pik tɛn ɛ̰n e pie̯ / k ty tœʁk tɔ̰n ɛ̃ paʁ tsy la bwɛi̯t 
[…] e pie̯ l tʁavɛʁ / n pœ pa l ɛʁaʃɪ / ɔ̰njɛ / lɛ pwɛ̞kœʁ d anjɛt 
i n fɔ̃ ʁɛ̃ ke d piki dɑ̃ l tʁavɛʁ / mwe si l pwɛsɔ̃n ɑ̃puɔ̯ɲ la 
bwɛi̯t / i le hɑl « il faut que tu piques ton hameçon et que tu tordes 
ton hameçon par-dessus l’appât […] et puis en travers. [Le poisson] ne 
peut pas l’arracher. Aujourd’hui, les pêcheurs d’aujourd’hui ne font que 
piquer [l’appât] dans le travers. Mais si le poisson a�rape l’appât, il 
l’enlève ».

Ardillon de l’hameçon
pwɔ̃i̯t (f.) 32(SPB)
pwɔ̃i̯ⁿt (f.) 32(T)
bʁɔ 37
daʁ 12
daʁdiʲɔ̃ 11
barbɛ 31 34(SO) 36
libe 20
vɛʁak (f.) 2

depeke

dðɛ̃nɛ (SO)

dɛ̞uci
dzɛ̃nɛ̹

?

dezɒci

dezanɛ

dezɒcie̯ dezɒcie̯ dzɒcie̯

//

debʁɔce

deokedebʁöke

dekʁɔʃtö

debʁɔce

depeke

depeke

debʁɔce
×

debʁɔce

//

dekʁɔʃte

11W

18W

37E
dɛzake
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kɔʁd
belɒ

52. PALANGRE 
Quest. 331

  POSER DES LIGNES DE FOND

  LIGNE ENFOUIE DANS LE SABLE, NE COMPORTANT QU’UN SEUL HAMEÇON

  LIGNEUR
kɔʁd

kɔʁd̥

?

bɒ m.

lin də fɔ̃

kɔʁd
kɔʁdɛl m.

kɔʁd

?

bo m.

kɔʁd

kɔʁd

kɔʁt
pɑ̆lɛ̃gʁɛ̃ m.

kɔʁd

bejɒ (T, SPB)
apjɛ m. (T, SPB)

kɔʁd

kɔʁd
aʁwɛl

kɔʁd

kɔʁd
(kɔʁde m.)

kɔʁd

kɔʁd

beleː (SO)
apʎɛ m. (SO)

Le mot corde est souvent employé au pluriel.
2 kɔʁd « palangre posée en bateau ». kɔʁdɛl (m.) « palangre posée à 
pied à marée basse ».
4 kalife (m.) « palangre de cent vingt hameçons, mouillée au large » ; 
aksjɔ̃ « palangre posée à pied à marée basse ».
6 kɔʁt « palangre comportant quatre-vingt-dix hameçons » ; pɑ̆lɛ̃gʁɛ̃ 
(m.) « palangre pour la pêche aux gros poissons ».
7 Les palangres sont maintenues au sol par des bouchons de paille.
13 kɔʁde [kɔʁdɛː (p.)] « ligne de vingt hameçons que les enfants 
posaient à pied dans les rochers ».
15 gʁos kɔʁd « palangre destinée à la pêche au congre et aux gros 
poissons » ; ptit kɔʁd « palangre pour la pêche au merlan et à la plie ».
17 bɑ d liɲ : cinquante mètres de long.
18W dy ptit aplɛ, ɛ̃ boce « palangre utilisée pour la pêche à pied » ; 
kɔʁd « palangre pour la pêche en bateau ». 

19E dy ptit aplɛ « une palangre de faible section, utilisée pour la pêche 
à pied » ; d la gʁɔs aplɛ « une palangre de forte section, pour la pêche 
de gros poissons » ; di pjɛs d aplɛ « dix longueurs de corde de 
cinquante mètres ».
22 kɔʁd a pjiː « palangre pour la plie » ; kɔʁd a bou ̯« palangre pour 
prendre de gros poissons ».
23 bo (m.) « ligne de fond de quinze à dix-huit millimètres de 
diamètre, de très grande longueur, montée avec de gros hameçons » ; 
belɑ « ligne de fond pour le “petit métier” » [belɑ fʎɔtɑ « palangre 
�o�ante (pour la pêche au lieu) » ; belɑ pa l fɔ̃ « ligne de fond »]. 
25 La bélâe est d’une section inférieure à la corde ; l’informateur indique 
également bau [bo (m.)], qu’il glose « pièce de corde », une longueur 
de ligne d’un seul tenant.
26 bo (m.) « longueur de cent mètres de corde ».
29 La palangre comporte trente hameçons. Elle peut être à fond [a fɔ̃] 
« �xée aux deux extrémités », tournante [tuʁnɑ̃t] « �xée à une seule 
extrémité » ou dérivante[deʁivɑ̃t] « sur des �o�eurs ».
32 ɛn apjɛ (T) [apjeː (p.)], d l apjɛ (SPB).
32(T, SPB) apjɛ (m.) « palangre montée avec de gros hameçons» ; 
bejɒ « palangre montée avec de petits hameçons».
32(SPB) bejɒ d̥ fjɔ « palangre �o�ante » ; bejɒ d̥ fɛ̞̃ « ligne de fond ».
33 Pluriel : dɛ̞z ɒ̆pʎɛ̞, dɛ̞z ɒ̆pʎɛ̹.
33 piɛʃ d ɒ̆pʎɛ « longueur de ligne » (vingt hameçons).
34(SO) Le plus souvent au pluriel : dez apʎeː. Il s’agit d’une ligne de 
fond « plus forte » que la bélée.
36 aʁwɛl « palangre de plus faible section que la corde ».
11 pjɛʃ əd kɔʁd « longueur de ligne de cent quatre-vingt cinq mètres ».

13 pjɛs də kɔʁd « longeur de ligne d’un seul tenant ». (Chaque panier 
en contenait trois et il y avait trente paniers dans une caïque). Pour lester 
les lignes de fond, on �xait un caillou [gɒ], tous les dix hameçons. fɛʁ 
la manœv « �xer un caillou percé [pjɛʁ pɛʁʃɛi̯] sur la ligne ».
22 tɛsɥy (f.) « ensemble de palangres de cent mètres de long reliées 
bout à bout ».
24 La corde a cent vingt mètres de long.
29 pjɛʃ de kɔʁd « longueur de cent mètres de ligne » ; bɑ̃ d̥ kɔʁd 
« ligne constituée de plusieurs longueurs assemblées ».

Poser des lignes de fond
tɛ̃d de kɔʁd 2
ale a kɔʁd 13 14
filö de bɒː  23W
filœ̜ 33 
15NE On me�ait un hameçon toutes les brasses. La ligne de fond était 
�xée avec une ancre.
19E bɔcɛ (m.) « planche�e enfouie dans le sable, qui permet d’ancrer 
une ligne de fond ».
23 mɛt a kuʃië̯ « tendre des lignes de fond le soir pour les relever le 
lendemain ».
28S batɑ̃ « cordage de la ligne de fond ».
33 On met un hameçon toutes les trois brasses. (Une brasse [bʁaʃ] 
équivaut à six pieds [sie̯ piː]).

Ligne enfouie dans le sable, ne comportant qu’un seul hameçon
bötʲe (m.) 19
ɛ̃ (m.) 28 
ɛ̃ʲ (m.) 28S 
pɒjo (m.) 28 28S
pɑjö (m.) 31 
19 Elle est a�achée à un piquet planté dans le sable.
31 Elle est a�achée à un morceau de bois ou de tuyau d’arrosage enfoui 
dans le sable.
28 mɑ̠̃ʃɔ̃ (m.) « petite bo�e d’oyat de dix centimètres de long enterrée 
dans le sable à la profondeur d’une pelle et servant à �xer le paillot ». 
(On utilise maintenant des morceaux de cordage plié). 
28S mɒsɔ̃ « dispositif utilisé pour la pêche à la sole : on enfouit dans le 
sable une bo�e de margré [maʁgʁe] « oyat » à laquelle on �xe des 
lignes ».

Ligneur
Bateau de pêche ou pêcheur qui utilise des palangres comme engins de 
pêche.
liɲaʁ 29
liɲu 37E
kɔʁdje 27
kɔʁdᴶje 2
kɔʁdji 22
mɛʁlɛ̃gɛu̯ 2 
boce 24
bɔu̯tji 22

kɔʁd
bo m.

belɑ
bo m.

bɑ̃ ᵈ kɔʁd m.
liɲ

kɔʁdɛl (m. ?)

liɲ a kɔ̃g

ɒ̆pʎɛ̞t m.
kɔʁd

belɑ
bɑ m.
kɔʁd

belɑ
kɔʁd
boce m.
dy ptit aplɛ m.

lɛn də ʁmɔ̃t

kɔʁd
kɔʁd
aplɛ m.

aksjɔ̃
kalife m.

kɔʁd

kɔʁdo m.

kɔʁd

d la gʁɔs aplɛ
dy ptit aplɛ m.

kɔʁd
bot͡ʃe m.

bɑ d liɲ m.

kɔʁd
liɲ də fɔ̃

kɔʁd
kɔʁd

kɔʁd

9SW

18W
19E

23W

27NE

21SW
28N

28S

kɔʁd a bou̯
kɔʁd a pjiː
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53. AVANÇON
Quest. 333

  (LA) BAGUE�E QUI SERT À ÉCARTER L’AVANÇON DE LA LIGNE

  ÉMERILLON

  ENTORTILLÉ

?

piʲ f.

pɛl f.

?

kʁɛ̃

avɑ̃sɔ̃

pel f.

pɛl f.

piː f.

pɛl f.

ɑ̃pɛk (f. ?)

pi

pi f.

piː f.

?

pi f.
piː f.

lḛɲɔ̃ (SO)
liɲɔ̃ (SO)

18W pelle [pɛl] est donné comme l’équivalent français de peille [pɛj].
23 Les ravelins pour le bau ; les peilles pour la bêlâe (v. les commentaires 
de la carte 52 « palangre »).
26 Pour les lignes de fond.
37 Commentaire du témoin : s e de gyt / ɔ̃n apɛl sa de pi « c’est du 
catgut, on appelle ça des pis ».
2 L’avançon mesure un mètre.
37 Il mesure cinq à six mètres.
11W tape le piː « �xer les avançons sur la corde » ; fʁape lez ɛ̃ « �xer 
les hameçons sur les avançons ».
12 kɔʃɔ̃, kɔʃɔnɛ « morceau de liège �xé sur l’avançon pour que l’appât 
�o�e ».
27 fʁape (v. tr.) « faire une surliure sur un cordage ; particulièrement, 
�xer l’avançon sur la ligne ».
37 pwɛl də mɛsi « poil de Messine ou crin de Florence ». Il est vendu 
en torches et sert à faire des avançons.

(La) bague�e qui sert à écarter l’avançon de la ligne
bwɑ (m.) 37
volɛt 23
avalɛt 14 15 18W 20 24 26
aʁbalɛt 30
ɟabiʲo (m.) 15
vɛʁgɑ̃dʲɛʁ 21
vɛʁgɑ̃dje (m.) 12
vɛʁgɔ̃dje (m.) 13 13NE
pɛj 9
piʃ 18
× 4 16

4 On utilise des �ls de balai de nylon.
12 En troène.
13 En « ouie de baleine » (fanon), pour pêcher le maquereau.
16 C’est une bague�e de houx fragon [vɛʁglɑ̃dje].
18 Elle mesure douze à quinze centimètres.
20 En houx fragon [vɛʁglɑ̃dje].
21 En tamarix, encochée à chaque bout.
24 En houx ou en bambou.
26 Pour les lignes de traîne.
30 C’est une bague�e de bambou ou une baleine de parapluie.
33 Autrefois une bague�e ; aujourd’hui un manche de brosse à dents.
37 C’est une bague�e de vingt centimètres qui possède à son extrémité 
une encoche circulaire autour de laquelle la ligne est serrée. 
Commentaire de l’informateur : « quand c’est souqué, vous ne pouvez 
plus le défaire ». [Souqué « serré »].

Émerillon
ɛmʁiʲɔ̃ 16 36
ɛməʁiʲɔ̃ 36 37
eməʁiʲɔ̃ 10
emeʁiʎɔ̃ 23
emeʁiʲɔ̃ 6 18 26 27 30
emeʁiʲɔ̞̃ 7
emɛʁiʲɔ̃ 15 19 25 28
ɛmɛʁiʲɔ̃ 20 29 38
ameʁiʲɔ̞̃ 11W 12 13 24
ɑ̆meʁiʲɔ̞̃  2
amɛʁiʲɔ̃ 3 4 5 14 38
tuʁnɛt 33
tuʁne 33
turnɛ 32(SSr)
tuʁnice 16
maniᴶ (f.) 8

Entortillé
ɑ̃twɔʁtiʎi  3
ɑ̃tupine 11 12
ɑ̃peɟe 3
tɔʁtiɲe 2
11 ɑ̃bʁɛlɛ « emmêlé ».
11W tuk (f.), kø (f.) « morceau de �let emmêlé ».
13 dy kakwa, 36 dy kɑkwaʒ « de l’emmêlement dans les lignes ».
34(SO) ɑ̃hɛrmɛlɛ « emmêlé ».
33 ɛ̞pwɛ̞kɪ la sɛ̃n « démêler la senne ».
33 tuʁnɛʁɪː « sorte de tourniquet pour tresser le crin de la ligne à 
dorades » (v. les marges de la carte 94). 
33 yn tuʁnɛʁɪː ʃ e y cɛ kj a tʁɛ̞ kʁa̟o̯ / bɛ̃ t ɑ̃mɑ̃ʃɛ̞ l kʁẽ tsy jy 
dɛ̞ kʁa̟o̯ / fo mɛt kat bʁɛ̃ d kʁẽ sy y… / pie̯ t avwɛ y pɒi̯ a bɑ 
/ ty tnɛ la tuʁnɛʁɪː e pie̯ l ot tuʁnɛ l pɑ / e ʃɛ̞ kʁɔ̞ la tuʁnɑi̯ / e 
twistɛ̞ la lɛ̃ɲ kum u kɔʁdad͡ʒ « une tournerie c’est une chose qui a 
trois crochets. Eh bien tu a�achais le crin sur un des crochets – il faut 
me�re quatre brins de crin sur un… –, et puis tu avais un poids en bas, 
tu tenais la tournerie et l’autre tournait le poids et ces crochets-là 
tournaient et tordaient la ligne comme un cordage ».

ʁavlɛ̃
peʎ f.

ɑ̃pi
ɑ̃pɛk

kʁɛ̃

kupʎɛ
kupʎɛt

ɑ̃pi

pɛːl f.

pel f.
pɒj f.

?

pɛj f.

?

lɒʃ f. (SPB)

pi
pi

pi

pel f.

pɛl f.

pɛl f.
pɛj f.

pɛl f. avɑ̃sɔ̃
?

avɑ̃sɔ̃

ɑ̃pil (f. ?)

?

pɛːl f.

19E
18W

11W

37E
ɑ̃pi
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54. PANIER À LIGNES ; PANIER À POISSONS 
Quest. 320

  CATGUT

  LIGNE À MAIN (en particulier pour la pêche au maquereau)
  Quest. 330 ; ALN 612* « ligne »

ötaʁ ; man f.

penje

?

mä̰n f.

mä̰n f.

ban f.

? ; gʁel f.

mon f. ; pœt

mɑn f. ; pɔt ban f. ; pɔt f.

mon f. ; 

panje ; mɑ̃ɲ f.

mɑ̃n f. ; pɔt
kɔʁbɛj f.

man f.

Les paniers à lignes, de forme ronde, sont souvent les mêmes que les 
paniers à poissons.
2 mɑ̃d a kɔʁd (f.) « panier à lignes ». La basket contient vingt-deux 
kilos de hareng. 
2 mɑ̃nkɛ̞̃j « petit panier dans lequel le pêcheur met sa caudière [v. 
marges de la carte 35] ».
3 La manne est en osier, le basket en fer galvanisé.
4 baskɛt « terme général pour un panier à poissons » ; pɔt « panier 
ajouré pouvant contenir trente kilos » ; man a sɔtʁɛl (f.) « panier 
non ajouré pour les creve�es ».
6 ʃe t͡ʃɔt mä̰n a piʃɔ̃ « les petites mannes à poisson » ; ʃe penje a 
eʁɛ̃, ʃe baʃkɛt a eʁɛ̃ « les paniers à hareng ».
12 Le pote contient cinquante kilos. 
13 Le pote est moins large que la manne.
14 pɔt (m.) « sorte de baquet pour le hareng ». 
15 ynə oʒ a kɔʁd, yn man a kɔʁd « un panier à lignes » ; baj a o 
(f.) « cuveau à eau » où l’on laissait les maquereaux le temps qu’ils se 
vident de leur sang. On me�ait le poisson dans des caisses [tʲes] quand 
il n’était pas vendu aussitôt, pour éviter le tassement dans les mannes.

16 Les paniers à lignes sont moins hauts que les paniers à poissons.
20 ban də kɔʁd (f.) « panier de lignes ». 
21 mä̰n a bɑ « panier à lignes » ; mä̰n a peːsɔ̃ « panier à poissons ». 
23 mon a bo, mon a belɑ « panier à lignes » (v. carte 52 « palangre »).
24 La monne est en noisetier ou en osier, le peute en rotin.
27 mancɛ̃ « panier à crabes ».
28 On utilise des bacs en plastique.
29 mon a kɔʁd (f.) « panier à lignes ». Le cageot est plus petit que la 
cage, qui est un contenant de forme cylindrique d’environ quatre-vingt-
dix centimètres de haut et quarante de diamètre. La cage est faite de 
bague�es de bois verticales ligaturées entre elles (avec de l’osier ?), et se 
porte à l’aide d’une corde �xée latéralement en deux points à environ 
vingt centimètres de l’ouverture.
30 Le basket contient quinze kilos de maquereau.
31 gʁel (f.) « contenant en plastique à usage professionnel pour les 
moules ».
32 bɛ̃gö (SSr) « petit panier à lignes » ; bɛ̞̃g a treː hɛ̞̃s (T) « manne à 
trois anses (pour le poisson) ».
33 bẽgɪː (f.) « contenu de la bingue » ; kɑsɛ̞ (f.) « contenu de la case ».
33 ʃ tɛ ʃe pɔnjɛʁ la k i mtɛ lu pwɛ̞sɔ̃ ᵈdɑ̃ː […] i fɔ̃ sɛʁvi dɛ̞ kɑz 
ɔʃtœ « c’était dans ces paniers qu’ils me�aient leur poisson […] ils se 
servent de caisses maintenant ».
35 gʁel (f.) « panier plat en grillage, pour me�re les creve�es » ; 
gʁele (f.) « contenu de la grêle ».
36 mɑ̃n a liɲ (f.) « panier à lignes ».
37 En osier [ljɛt (f.)], de forme oblongue.
37 mɑ̃ɲe (f.) « contenu d’un panier à lignes ».
38 Commentaire de l’informateur à propos du cageot : « on avait ça avec 
les marchands de fruits » ; mɑne d̥ kɔʁd « contenu d’un panier à 
lignes » (en éclisses de châtaignier). 
2 ʁede « démêler les lignes de fond et les ranger, après avoir enlevé les 
restes d’appâts ».

4 ʁɔ̃dɛl (f.) « panier plat avec un petit rebord qui sert à présenter un 
échantillon du produit de la pêche à la halle » ; buke « échantillon que 
l’on présente à la halle ».
27 ni d̥ piː « creux dans le milieu d’un panier à lignes » (signe que la 
corde est mal lovée).
37 ɔ̃ le glɛn « on les love » (en parlant de cordages).

Catgut
gyt 37 38
kapcy, kat͡ʃy 21
katʲy 20 
21 ʁuːl « bobine de �l de pêche ».

Ligne à main (en particulier pour la pêche au maquereau)
liɲ 9 12 13 14 15 16 18 30 37 liɲ a mɛ̃ 36  
lin 5 8 28E 29   liɲ a la tʁɛn 38 
lɛɲ 23 24 26NE  lin tʁenɑ̃t 29 
lɛ̰ɲ 10S 11 12E 13E  liɲ a ljø 38
lḛɲ 34(SO)  liɲ a makʁo 27 30 38
lɛ̃ɲ 33   lin a makʁa 20
lɛn 6 22 25 26  liɲɔ̃ (m.) 33 
lɛ̞n 20  kɔʁd  38
lɛ̃n 22S 32(T)  tʁen  26
lɛ̞̃n 2  ʁavlɛ̃ (m.) 26
lɛ̰n 21 27N 27NE 27S 28NE pɛj  7
lɛ̃i̯n 32(SSr)  
6 Quatre lignes dans un bateau, deux dans un canot.
12 ale o plɔ̃ « pêcher le maquereau avec une ligne plombée pourvue 
de plusieurs hameçons ».
14 bʁɛ̃gɑ̃be « pêcher à la traîne » ; on met six ou sept hameçons. Si le 
maquereau se prend à celui du haut, on remonte le plomb ; dans le cas 
inverse, on le descend.
16 bale, fɛʁ la bal « pêcher le maquereau à la ligne ». 
18W ʃɑ̃pjɔ̃ « cordage qui relie la ligne au tangon ».
18W l kavalje « les deux hameçons couplés qui sont au bas de la ligne 
de traîne ». Ce�e ligne porte trois avançons ; le premier mesure en 
principe deux mètres cinquante, le second deux mètres, le troisième, le 
plus près du plomb, un mètre cinquante. Il est dédoublé et porte deux 
hameçons. L’inégalité de ces longueurs permet de compenser l’oblicité 
de la ligne et de placer les hameçons sur le même plan vertical.
32(SSr ?) lɛ̃n a buleː « ligne plombée pour la pêche au maquereau ».
32(T) bölɛ « plomb de la ligne à maquereau ».
33 sudɑ̆ʁ (m.) « ligne �xée à la toletière ». d͡ʒ avwɛ̰m yn lɛ̰ɲ / d͡ʒ l 
aplɛ̰m lə sudɑ̆ʁ / duv y by d bwɛ̞ / d͡ʒ la mtɛ̰m wɛ̞ k ty mtɛ̞ lɛ̞ 
tulɛ̞ puʁ nɑ̆d͡ʒi / eː ʒ la mtɛ̰m la pi amaʁɛ̰m la lɛ̰ɲ sy l bʏt / e 
la lsɛ̰m / e tut lɛ̞ fɑ k y lʏk se hapwɛ̞ d̥sʏː u fœze huⁿna / e 
d͡ʒə savwɛ k j ɑ̃n avwɛ jœ̰n / pie̯ t avɑ døz ot lɛn jyn a ʃɑk mɛ̃n 
a vɛji […] mwœ̝ ʒ pwɛ̞cɛ ɑ̃ dvɑ̃ː / duv yn lɛ̰ɲ / mwɛ mɑ̃ pwɛ̞ʁ 
ɑ̃ dʁiᴶɪʁ dy batœ̝ duv dœ lɛ̰ɲ e pie̯ l sudɑ̆ʁ « nous avions une 
ligne, nous l’appelions le soudard. Avec un bout de bois nous la me�ions 
où tu me�ais les tolets pour ramer. Et nous la me�ions là, puis 
a�achions la ligne sur le bout et la laissions. Et toutes les fois qu’un lieu 
se prenait dessus elle faisait ça [geste] et je savais qu’il y en avait un. Et 
puis tu avais deux autres lignes, une à chaque main, à surveiller […] 
Moi je pêchais devant avec une ligne, mais mon père à l’arrière du 
bateau avec deux lignes et le soudard ».
10 ʒø d plym (m.) « mitraille�e ». 
18W (Pêcher) a la dɑ̃din « à la mitraille�e ». 
28 a la dɑ̃dinɛt « à la mitraille�e ». 

man f.
kaʒo

bẽg f. ; 

mɑ̃n f.
buʁaʃ f.

mon f. ; mancɛ̃

mä̰n f.

mɑ̃d f. ; baskɛt f.

?

bɛ̞̃g f. (T)
bɛ̃i̯g f. (SSr)
hæpœ (SSr)

?

mon f. ; bascɛt

mɒu̯n f. ;

mon f.

kaʒ f.
kaʒö

mɒu̯n f.
ces f.

oʒ f. ; man f.

mɑ̃n f. ; tʲes f., (pɔt)

penje

mä̰n f.
penje
baʃkɛt (f. ?)

;

kɔʁbɛj f.
mɑ̃d f.

; ?

man f.
man f.pɔt

man f.
mɑ̃d f. 

baskɛt f.
pɔt
man a sotʁɛl f.

; 

man f.
baskɛt f.

man f. ; kaʒɛt f.
ces f.

+; panje +; kes f.

? ; panje
gʁel f.

?

15NE
mau̯n f.

pɔnjɪ
kɑs f.
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55. FILET À CREVE�ES À POUSSER 
Quest. 337a ; ALN 609* « �let à creve�es »

  (DES) BALANCES
  Quest. 338      

ʁe a sœtʁɛl

ʁe a søtʁɛl

avnö

butu

epyʃɛt f.

pusø
puspus
butø
buktø
ɦavnɛ C
ʁavnɛ C

biʃɛt f.
pusø
avnɛ C
dʁanɛ C

puːsø

pusø

puːsø
fwɛn f. C

pusuː

pusø
havne

biʃɛt f. C

pusœ
fwɛn f. C

fwɛn f. C

pusø
fwɛn f. C

Pas de sigle : le �let est �xé sur une armature de deux bâtons en T. Le 
manche est long. Destiné spécialement à la pêche à la creve�e, cet engin 
se pousse devant soi à la pêche à pied sur les fonds sableux. Le �let est à 
mailles serrées.
Sigle C : le �let est �xé sur deux bâtons en ciseaux, qui forment deux 
manches courts. L’ouverture est d’environ soixante centimètres, la 
longueur d’environ quatre-vingt centimètres. La technique la plus 
usuelle consiste à le passer sous les roches. Au point 18W, il semble 
cependant que l’ouverture soit beaucoup plus large, jusqu’à environ 
deux mètres.
8 9 Deux mètres de large.
9 ɛ̃n avnö. 
9 kɔʃ « nappe de �let du haveneau ».
9SW fɛʁ ɛ̃ ku d̥ pusø « pêcher au �let à creve�es ».
11 La dimension du �let du pousseux est de cent vingt mailles sur 
quarante. Son manche a un mètre de long ; kø (f.) « fond du �let à 
creve�es à pousser ». 

16 Le havenet peut être « à barre » (une barre de bois reliant les deux 
extrémités des bâtons) ou « à plombs » (la partie frontale du �let étant 
lestée de plombs). ɦavnətje « pêcheur qui utilise ce �let ».
19 Les trois mots désignent indi�éremment les deux types d’engins.
19E l kuto, 36 la lam « la barre de bois frontale du �let à creve�es à 
pousser ».
28 Il a un mètre de large et une barre frontale.
35 ɛ̃n avnɛ. Le havenet ou dranet mesure deux mètres cinquante de 
large ; kɔʁdo d̥ tet « cordeau frontal » ; kɔʁdo alɑ̃tuʁ « cordeau 
latéral » ; dez anaʁ « des a�aches pour �xer le �let sur le cordeau ».
36 Il y a des grands et des petits seuniaux.
37 lə file e bage la dsy « le �let est a�aché là-dessus (sur 
l’armature)» ; le knuj « les bâtons qui perme�ent de manier le �let ». 
3 pyʃɔt (f.) « �let à creve�es à pousser pour les enfants ».
16 nanɛ, nanɛ̃ « �let à creve�es de vacancier ».
20 dʁene « grand �let à creve�es tiré par deux hommes au moyen de 
cordes a�achées aux épaules » ; maʁʒö (m.) « sorte d’épervier pour 
pêcher la creve�e rose dans les mares ».

31 ʁɑkɛt (f.) « �let à grande poche (ouverture de deux mètres) et à 
deux manches en ciseaux, pour prendre le saumon ». On le referme 
quand le saumon, coincé dans le �let, est capturé ; pyse « prendre (le 
saumon) avec cet instrument ».

(Des) balances
Les balances sont généralement destinées à la pêche à pied dans les 
rochers. 
11 L’engin est suspendu au moyen de trois cordes, qui se réunissent en 
une seule, dont l’extrémité est repérée par un �o�eur de liège. Le 
pêcheur plonge les balances (jusqu’à cinq) dans une eau assez profonde 
et les y laisse quelques minutes, les relevant tour à tour avec une ga�e. 
On peut aussi immerger la balance à la façon de la pêche à la ligne en la 
suspendant à une gaule.
15E Pour la pêche en bateau sur la Seine, les balances sont aussi reliées à 
un �o�eur.
balɑ̃s 20 21 24 30 (r.)
balɑ̠̃s 9SW
bɑ̆lɑ̃s 5
balɑ̃ʃ 11
balɑ̃sin 15
kodjeʁ 11
kodʁɛt 10 11W 12 13 14 15
kaö̯dʁɛt 13NE
godʁɛt 12E
kɑ̃dlɛt 15
tɑ̃dlɛt 15
lanɛː (m.) 11W
kɑ̆ʁe (m.) 6
kɑʁe (m.) 13 13NE
+ 5 7 8 9 16 23 25 27 29 32 33 34 35 36 37 38
// 1 19
1 On utilisait une roue de bicycle�e pourvue d’appâts.
3 peke a l mɔk « pêcher [les crabes] avec une roue de vélo pourvue 
d’un �let, suspendue à une corde ».
4 libuʁ (f.) « sorte de balance maniée de la jetée ; on y met des déchets 
de poisson pour prendre des crabes » ; libuʁe a kʁap « pêcher des 
crabes avec une liboure ».
10 kɔlʁɛt « roue de bicycle�e sans les rayons, garnie d’un �let plombé 
et se maniant comme une balance », pour pêcher les crabes.
11 kʁabliʲɛʁ « �celles disposées par paires servant à �xer l’appât 
(moitiés de crabes) au fond des balances ou du �let à creve�es en forme 
d’épuise�e ».
11W kodʁɛt « grandes balances des pêcheurs de morue terre-neuvas, 
pour prendre les buccins utilisés comme appâts ».
14 Pour la pêche de nuit.
15 C’est un cercle métallique sur lequel est �xé un �let en forme de 
poche. Cet engin sert à la pêche aux étrilles, en petit bateau. Il mesure 
quatre-vingt centimètres à un mètre de diamètre et est suspendu à trois 
cordele�es qui se réunissent en une seule. Les appâts sont disposés sur 
une cordele�e centrale, tendue sur le cercle. 

+

+

biʃɛt f. 
sønjau̯ C

pusø

setʁiʲe

ʁwɛi̯ a gɛʁnad
//

hɒ̆vnɛ (T, SPB)

biʃɛt f.

+

+
pusø

pusø
fwɛn f. C

budø

pusœ
budø
fwin f. C

ʁe a sotʁɛl

ʁuse
avno
(pyʃɔt f.)

pusø

buʁak f.
pusø
pusu

butø

butʲɛz f.
pusø
iks C

buʁak f.

bwoʁak f.
but͡ʃɛv C

biʃɛt f.
avno C

puːsu
biʃɛt f.

pusuː

sɑv

9SW

11W
fwɛn f. C

ʁakɛt f.
pusø

13NE 

19E
18W

pusø

28N

28S

15E

10NE

23W

27S

30SE

30N

21S

12E

18W

9S

28NE

22S

16NE

35E

puːsø

pusø̆

pusø

pusø
pusɞ
lɔne

pusø
fwin f. C butø

butuː
bytuː

havnɛ

ʁiːlɛ

ʁɲe

sɒvʁ

biʃɛt f.

biʃɛt f.

biʃɛt f.
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56. FILET À CREVE�ES SE MANIANT COMME UNE ÉPUISE�E 
Quest. 337b ; ALN 609* « �let à creve�es »

  CARRELET (engin de pêche)
  Quest. 319

+

+

+

+

lane

+

lanɛ

aɲe

lanɛ

vaʃö
vaʃɞ

libɛt f.

lanɛ
lanɛ

lanɛ

Petit �let rond ou ovale, rarement triangulaire, à manche de longueur 
variable qui se manie comme une épuise�e. En Haute-Normandie, on y 
met parfois un appât pour a�irer les creve�es roses. 
11 Pluriel : savenjaö̯. Chaque pêcheur en emporte quatre ou cinq. Ils 
sont plombés. Autrefois (années 1950) le cercle était en bois et on 
coinçait le �let sous les rochers en posant le manche sur une branche�e 
fourchue enfoncée verticalement.
13 Pluriel : lanɛː. On y met des patelles pour a�irer les creve�es roses.
18W Le manche mesure soixante centimètres. On lève les cailloux avec 
le crochet et on passe le �let dessous.
21 Pluriel : lanɛ. 
25 Pluriel : laneː.
28 ɛ̃ aɲɛ. Il était en noisetier, d’une seule pièce, l’extrémité du manche 
étant fendue, l’écartement maintenu par un coin, et les deux parties 
ramenées ensemble pour faire l’ovale.
28S lə avnɛ. 
29 La libe�e a un long manche fourchu.
30 Le bouquetoux a un manche de vingt centimètres ; la libe�e a un long 
manche fourchu et un �let de quarante centimètres de diamètre.
37 ɛ̃n avne.
37E Pluriel : de avənjau̯.
2 3 4 bɑ̆gɛʁnɛt, 3 pyʃɔt « sorte d’épuise�e » (pour prendre le hareng 
dans le chalut, par ex.).
21 lane (m.) désigne aussi la « grande épuise�e utilisée pour la pêche 
au maquereau avec une amorce de farine ». 

22 24 lavano (m.) « grande épuise�e d’environ un mètre de diamètre 
qui sert à puiser le maquereau lorsqu’on pêche avec une amorce de 
farine ». V. la liste 50* « de l’amorce pour a�irer le maquereau ». 
35 əpɛʒwə (m.), 37E pɛʒwɛ (m.) « épuise�e » (en orme au point 
35) ; 35 əpɛ̃ʒə « puiser (les creve�es) dans le �let pour les me�re dans 
la ho�e ».
36 salbaʁd « épuise�e ». Commentaire de l’informateur : vu ʃaviʁe 
sa dɑ̃ l kano « vous renversez ça dans le canot ».
10 (Pêcher) a la poz « en passant le �let sous les rochers » ; a la gʁat 
« en fouillant avec le lanet sous les rochers » ; a la tɑt « en passant les 
mains sous les rochers pour prendre des étrilles ».
20 vaʃöte « pêcher la creve�e ». 

Carrelet (engin de pêche)
Le carrelet n’a été signalé comme installation �xe qu’aux points 2 14 30 
et à Isigny-sur-mer, près du point 21.
kaʁle 18
kɒʁlɛ 30
caʁle 15
kɑʁe 10 11 
kaʁö 2
kæʁŏ 3
etɑ̃pɛʁk (f.) 14
balɑ̃s (f.) 19
gʁɑ̃d kodʁɛt (f.) 13
10 11 C’est un �let tendu sur un cadre métallique rectangulaire pour 
pêcher les crabes sur la jetée.
13 On le mouillait sur la jetée, au bout d’une perche.
18 19 Il s’agit d’une sorte de petit carrelet qui sert à pêcher sur le quai. 
14 kɑ̃dʁɛt « installation �xe du type carrelet, mais avec un �let 
beaucoup plus petit �xé à un mât métallique ancré sur un rocher ». On 
l’utilise pour prendre des éperlans, par exemple.
15 16 18 Ce�e pêche se pratique dans un bateau (dans le port, avec un 
treuil à main, au point 16, à l’entrée des écluses au point 18).

akvɛt f.

?

+

+

//

hɒ̆v a ʃɛrvɛ̞t f. (SO)
hɑv f. (G)

+

lanɛ
lone

buktu
libɛt f.

+

lanɛ
ʁacɛt f.

lanɛ

lanɛ

lane

avnɛavne
hav f. 

avnɛ
havnɛ 

savnɛ
lanɛ

+

+

lane

+
epɥizɛt f.

buktɔ̃
lane

lane

buktu

aɲɛ
libɛt f.

ɦaɲɛ
ɦɔɲɛ

avnɛ

9SW

11W

13NE 

19E

lonɛ

28N

28S

27S

28S

12E

18W

27Nɦɔɲɛ

ɦɔɲɛ

lane

37E
avnɛ
avɛʁnɛ
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57. CROC (pour la pêche à pied) 
Quest. 339

  FOËNE
  Quest. 340 ; ALN 611* « la pêche à l’anguille à la foëne»

  PANIER-HO�E (pour me�re le produit de la pêche)
  Quest. 341

?

ɔk

?

kʁo

kʁö

fwin f.

gafɛ

tigɔnœ
+

ɟaf f.

On se sert aussi d’une ga�e.
7 ɛ̃ ɔk.
12 Le ga�ot est plus petit que la ga�e.
19E Il sert à lever les pierres.
20 C’est le même engin que la foëne ; l’embout est di�érent.
21 Le brévot est un croc à deux pointes.
29 Pluriel : gafjɒ.
31 On utilise un simple morceau de bois.
34(SO) Le ga�ot sert à prendre les congres, le grappin est pour les 
araignées.
36 kʁɔk a ɔʁmei̯ « croc à ormeaux ».
37 La ga�e est un engin plus robuste et plus pointu que le croc. la palɛt 
« l’extrémité aplatie de l’hameçon du croc ».
38 La ga�e est un crochet emmanché, pour la pêche au congre ; le 
faucillon est une tige de fer recourbée à son extrémité, pour la pêche des 
ormeaux.

23 Le croquet peut comporter trois ou quatre hameçons ».
28N Le ga�et est un gros hameçon emmanché » (pour les petites 
prises).
2 gafjɔ̞̃ « gros hameçon emmanché, pour remonter les gros poissons à 
bord du bateau ».
33 d͡ʒigœ̜ (m.) « perche pourvue de trois crochets pour saisir le calmar 
sous l’eau » (de façon à ce qu’il expulse l’encre dans l’eau).

Foëne
fwɛn 3 6 18 18W 19 19E 21  diɟɛ (m.) 30
 21SW 23 24 28 28N 28S didʲɛ (m.) 34(G)
fwɛ̰n 5 8 9 did͡ʒɛ (m.) 28
fwan 4 pikö (m.) 29
fwin 10E 15 16 17 20 26 27  pik 28N 37E
 28N 31 35 36 37 37E pit͡ʃɛ (m.) 28N 34(SO)
fuɔ̯n 21SW 28E fuʁʃ 16 38
fṵːö̯n 27N furk 32(SPB)
fuːö̯n 25 tɑ (m.) 35
fweʁwe (m.) 7 + 2 12 13 14
diɟe (m.) 26 28S // 1 19

Les données de l’enquête ne comportent pas toujours de précisions sur 
cet engin dont les usages varient beaucoup. Voici les éléments qui ont 
été relevés :
9 Elle a trois ou quatre dents.
24 Sorte de fourche plombée de cinquante centimètres de large, munie 
de nombreux hameçons, pour la pêche au mulet.
28 La foëne a deux dents pourvues d’un hameçon droit et sert à prendre 
les congres dans leur trou. Le diguet a dix ou quinze dents de dix 
centimètres pourvues d’hameçons droits. De même le diguet avec 
lequel on pêche la sole au point 28S.
28N fwɛn, fwin « fourche à deux fortes dents (pour fouiller dans les 
cavités de rocher) ».
28S fwɛn (f.) « instrument de pêche à deux dents, qui comporte un 
croc à l’autre extrémité ».
31 Elle possède trois à sept dents pourvues d’un ardillon et sert à pêcher 
des poissons plats ; peʃe o tɑ « pêcher à la foëne ».
35 tɑ (m.) « fourche à trois dents » ; tatɔte « manier ce�e fourche ».
37 Elle a quarante centimètres de large, des dents en fer. Pour pêcher la 
plie ou le carrelet. fwine « manier la foëne ».
38 Pour prendre les crabes.
18W fwɛnø « pêcheur à la foëne ».
28 On pêche les praires à la pisse�e [piːsɛt] « en frappant le sol avec 
une petite fourche à deux dents pour provoquer leur jet d’eau ».
31 fuʁʃɛt « fourche à deux dents que l’on enfonce ici et là pour 
provoquer le jet d’eau des praires » ; fɛʁ pise le pʁɛʁ « provoquer le 
jet d’eau des praires » ; peʃe a la maʁk « pêcher avec la fourche�e ».

Panier-ho�e (pour me�re le produit de la pêche)
pöɲi ɦɔt 25E
ɔt (f.) 3 8 9SW 10 11 12 13 14 15 18 20 28S 30 35 38
hɔt (f.) 29 35 36 37
ɦɔt (f.) 25 28 28N mɑ̃n (f.) 16
ʁɔt (f.) 23 26 27 mɑ̰n, mɔ̰n (f.) 7
panje 19 20 21 man a do (f.) 4
penje 5 bwe̞ːt (f.) 33
pɒ̆ɲi a kɔ 34(SO) göɦɑ̃ 25E
pɔnjɛ a ko 32(C) ʁɔ̃ʒo 17
pɔnjɛ a kɔ 32(T, SPB) baʁiʲe 9
pɔnjɪ a kɔ̞u̯ 33 bæʁje 9
dosje 31 × 24 
pɒ̆ɲi a do 34(SO) + 2 6
pɔɲi a dɔu̯ 34(G) // 1 19
3 an ɔt « une ho�e ».
35 Elle est en osier. yn ɔte « le contenu d’une ho�e ».
37 j a œ̃ pti kuvɛʁ dsy « il y a un petit couvercle dessus ».
6 lene (m.) « sorte de �let que l’on porte en biais sur le dos en guise de 
ho�e au moyen d’une cordele�e �xée en haut et en bas ».
11W kanʁɔt, kanɦot « ho�es doubles en bois qui servaient à 
transporter le varech à dos de mulet ».
12 buʒɛt (f.) « sac de toile �xé derrière la ho�e pour y me�re les 
crabes». Les creve�es roses se me�aient dans la ho�e .
13 tetje (f.) « morceau de tissu sous la courroie de la ho�e, lorsqu’elle 
est portée sur le front ». 
23W bɛ̃gö « panier à pêche que l’on porte à l’épaule au moyen d’une 
courroie ». 
35 sɑ « tamis pour calibrer les creve�es ».

gɑf f.
kʁok
fosiʲɔ̃

kʁö

+

//

gef f. (T, SPB)

kʁɔtʲɛ

?

kʁɔk

kʁo

kʁo
kʁɔk
gaf f.

kʁɔk
gɛ̞f f.

kro (SO)
krɔk (SO)
hɑ̃s f. (SO)
gafo (SO)
grapẽ (SO)

gaf f.

kʁo
kʁɔk

kʁo
diɟe

gafo
gaf f. k

kʁɔtʲɛ

bʁɛvɞ
bʁɛvɔ
kʁöce

kʁo
gaf f.

gafo
gaf f.

ɦalkʁo

kʁöke

digönø
gʁat f.

×

kʁo

+
kʁo

kʁo

kʁo

+

kʁɔʃɛ

kʁo
28S

//

19E
18W

27N

28N gafɛ
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58. POISSON 
Quest. 95 ; ALN 610

      

pisɔ̞̃

pwɛsɔ̃
pəsɔ̃

peːsɔ̃

pɛːsɔ̃

peːsɔ̃

pɛsɔ̃

piʃɔ̃

piʃɔ̃

pɛsɔ̃
peːsɔ̃

peːsɔ̃

pesɔ̃

pwasɔ̃

peːsɔ̃ (SB, SO, SJ)
pʰei̯̯sɔ̃ (Tté)

pɛsɔ̃

pwɛsɔ̃

pɒi̯̯sɛ̞̃ (T)
pai̯̯sɔ̞̃ (SS)

piʃɔ̃

pwɛ̞sɔ̃

pai̯sɔ̃

peːsɔ̃

//

pɛ̞sɔ̃
peːsɔ̃

peːsɔ̃

peːsɔ̃

?

pɛsɔ̃

pwasɔ̃

18W l gʁo peːsɔ̃ « le poisson qui se vend cher ».
36 la byʃ « la longueur d’un poisson, des yeux à la naissance de la 
queue ».
11 a la bɔn jo « cuit à l’eau (en parlant du poisson) ».
21 d la bwɔn ja « du poisson cuit à l’eau pendant dix minutes, avec 
oignons, persil, sel et poivre ». 

pɛsɔ̃
pɛsɔ̃

pɒsɔ̃

pɛsɔ̃

piʃɔ̃

piʃɔ̃

pɛsɔ̃

peːsɔ̃

pesɔ̃peːsɔ̃

pɛsɔ̃

peːsɔ̃ 18W

9SW

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

16SE

12SE

35E

28S

pɛ̞sɔ̃

pɛ̞i̯̯sɔ̃

pɛ̞sɔ̃

pɛ̞sɔ̃

pɛ̞sɔ̃

pɑe̯sɔ̃

pɛi̯sɞ̃
pɛ̞sɔ̞̃

pɛ̞sɔ̞̃pɛ̞sɞ̃

peːsɔ̃ peːsɑ̠̃

peːsɔ̞̃

peːsɔ̃

peːsɔ̃ peːsɔ̃

pesɔ̃ peːsɔ̃
peːsɔ̃

peːsɔ̃

pɛsɔ̃
16NE

peːsɔ̃

peːsɔ̃

pɛsɔ̃pɛsɔ̃

pɛsɔ̃ pɛsɔ̃

pɛsɔ̃ pɛsɔ̃

pwɛsɔ̃

pesɔ̃ pwɛsɔ̃
pesɔ̃

peʃɔ̃

37E
pai̯sɔ̃
pei̯sɔ̃
pɔsɔ̃
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59. BANC (de poissons) 
Quest. 96

tɑ̆k f.

pjol f.

nwɑ f.

lis f.

?

?

bʁusei̯ f.

no f.

bɑ̃

møl f. (SO)

sɔ̃d f.

bʁuse f.
møt f.

møl f. (T, SPB, SSr, C, SS)

?

?

no f.

bä̃
no f.

nɥeː f.

bɑ̃

bɑ̃
sɔ̃d f.

?

?

//
bujɔ̃
sɔ̃d f.

10 Bouillon se dit pour le maquereau.
12 Piaule se dit spécialement pour un banc de morue.
14 Bouillon se dit pour un banc de harengs.
15 Bouillon pour un banc de sprats, sonde pour un banc de maquereaux.
16 Sonde est employé par les pêcheurs à la senne à propos des 
maquereaux.
35 Une bouélée de mulets.
35 Une meute de maquereaux.
36 Banc se dit pour la morue.
37 Meute se dit spécialement pour un banc de mulets.
3 j a ɛ̃n apaʁɑ̃s « l’eau change de couleur ; c’est le signe d’un banc de 
poissons ».
12 10 tak (f.) « endroit où il y a abondance de poissons, mais aussi 
d’autres choses ».
13NE pjœl « grande quantité de poissons pêchée ».
28 ʃa bujɔn « ça grouille » (en parlant du mulet).
37 tape, 16 bɑ̃ce « arriver en masse à la côte (en parlant du poisson) ».
3 ʁameː (SO), ɟɛn (SB, SO) « série de poissons en�lés sur une 
bague�e ».

bɑ̃
mɔt f.

bɑ̃
møt f.

//

bujɔ̃
pjol f.

bujɔ̃
bɑ̃

tak f.

bɑ̃

sɔ̃d f.
bɑ̃

bɑ̃
sɔ̃d f.

bujɔ̃
sɔ̃d f.

bwɛleː

tak f.

37E
bɔʁde f.
pjole f.
pjol f.
ʁus f.
møt f.
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60. ARÊTE 
Quest. 81 ; ALN 612

  LES JOUES (de morue)
  
  VESSIE NATATOIRE (de la morue)

  NAGEOIRES
  Quest. 94

titz eʁɛk ; eʁɛk

elɛt ; ʁacɛt
aʁɛːt

ɛjet ; gʁɔs ɛjet

ɛʁɛ̞t

eɛk ; no m.

eʁɛk

eʁɛk ; eʁɛk dy du

aʁɛt ; eʃin

ɛʁet

aʁɛt

aʁɛt

eðɛk (SB, SO, Tté)

ehɛk

aʁɛt ; aʁɛt dy miljø

ɛret (T, SPB, SS)
eret (T, SSr, SS)
erɒi̯t (C)

eʁɛk

ɛ̞ʁɛ̞k ; ɛ̞ʁɛ̞k dy dɔu̯

əlet
əʁɛ̞i̯t

eʁet

aʁet

ɛʁet
aʁet ; gʁos aʁet

ɛʁɛːt

aʁɛːk

eᵉ͡͡ɛk
aʁɛʃ

aʁɛk

?

Le mot qui précède le point-virgule dénomme une petite arête, celui qui 
le suit l’arête centrale, le squele�e du poisson. En l’absence de point-
virgule les informateurs ne font pas la distinction.
34(SO) ɑ̃heðitʲi, 37E əlɛi̯te « qui a avalé une arête ».

Les joues (de morue)
le kɑ̆kestɛt 2
le baʒoː 11
le baʒaö̯ 13NE
le ʒɔtʁo 37E
le ʒutʁijɔu̯ 37E
2 espaʁbɛ̰n « ceinture scapulaire du poisson ».
3 kakestɛk « muscles de la machoire (de morue) ».
4 ʃe kakestɛt « les joues et langues (de morue) ».
13NE kastʲɛt « chair de la tête de morue ».
12 kalibe « morceau de chair qui se trouve de part et d’autre de la 
langue de la morue ».
13NE kölibe (m.) « partie inférieure de la langue (de morue) ».
l 2 3 4 10 ɛspʁi « otolithe de morue ». On en faisait des osselets à jouer. 
On y voit de plus « la représentation d’un pigeon » (2).
13NE l tuʁ də gœl « les lèvres (de la morue) ».
25 la babɛn « la lèvre (du poisson) ».
30 la babwin « les barbes du rouget ».

Vessie natatoire (de la morue)
no (m.) 11 12 36 37E
nɔ (m.) 13
butif 4
tɑ̆bliʲe d̥ sapœʁ (m.) 2
14 la nɔk « le sang qui se trouve sur l’arête centrale ».
14 13NE 37E enɔkte « enlever le sang qui se trouve sur l’arête centrale ».
13NE le kaʁɔt « le sang coagulé sur l’arête centrale ».
36 enɔkte « ôter la vessie natatoire de la morue ». « On ôtait la vessie 
natatoire [ɔ̃n enɔkte] avec une cuiller pour que c’était propre ».

Nageoires
naʒwaʁ 15 17 19 27 30 35 36 37 38
naʒwɑʁ 24
naʒwɒʁ 25
naʒwæʁ 3
naʒweʁ 21 29
nɑʒwaʁ 14 16 18
nɑʒweʁ 20
nɑʒwɛʁ 13
ɛl 1
ɛlʁɔ̃ (m.) 2 3 12 16 36
aʁɔ̃ (m.) 4
16 20 21 baʁb « nageoires des poissons plats ».
13 epiɲɔle « couper les nageoires ».
21 elɔ̃ « aileron ».

aʁɛːk

// ; no m.

aʁɛt

eʁɛk

ɛʁɛk

aʁɛk ; aʁɛk dy mötje

aʁɛt
aʁɛːt

aʁɛt

//

aʁɛt

13NE 

9SW

aʁet ; gʁos aʁet

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

10S12E

17SE

25E

9S

27NE27N
15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

16SE

12SE

35E

28S

21S 18W
18S

eret

ɛret

eret

ɛret

eʁek

ɛʁet

ɛɦet

ɛʁet

ɛʁetelɛt

eet

ɛɦet aʁet

ɛʁet eʁet
ɛʁet

ɛʁek

eʁek

aʁet
aɦet

aʁek

ɦaʁɛ̞k

ɦaʁɛk

eɛk aɛk

aɛk aᵉ͡ɛk

eɛk aʁɛ̞k

aʁɛk

aʁɛk

aʁɛk

37E
əlei̯t ; ɛʃiɲ
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61. LES OUÏES 
Quest. 83

  ÉCAILLES (de poisson)
  Quest. 82a

  ÉCAILLER (un poisson)
  Quest. 82b

  NE�OYER (un poisson)

  ÔTER LA PEAU (d’une anguille)

  MUCUS (de l’anguille, par ex.)
  Quest. 93

  VISQUEUX (comme le mucus)

le gɛ̞̃n

lez wi
le giɲ

la gɛɲ

lez uiː

?

ʃe d͡ʒɛn 

le gin

lez ui

lez ui

lz uiː (SO)

la dʲin
la d͡ʒɛn

le giɲ

ʃez awi

le gɛɲ
le ɟɛn
le gɛ̞̃i̯n

l wiː

la gɛn
le gɛn

lez uiː

ʃez wi

ʃez awi

le d͡ʒɛ̃nt (SPB)

la gɛɲ

lez wi

lez wi

le gin
le giɲ lez ui

lez wi

//

lä giɲ

4 gɛn (f.) « tête du poisson (hareng surtout) ».
37E ədʲiɲə « enlever les ouïes ».
10S t ɑ ɛn dʁol də giɲ « tu fais une drôle de tête ».

Écailles (de poisson)
ekaj 1 4 6 8 10 12 15 16 17 19 24 30
ekɑj 14 28 36 37 38
ekɑ̆j 5 9
ekɒj 13
əkɑj 35 37E
ekal 3 18 20 21 23 26 27 29
ɛkal 37E
ekɑ̆l 2
ekɒ̆l 25

eːkɒ̆l 34(SO)
ɛ̞kʁɛid̯ 33
ɛkørd 32(SSr, C)
ekøf 32(SPB)
13 J’ai aussi relevé : il a py d̥ kɒj sy l do « il n’a plus d’écailles sur le 
dos ».

Écailler (un poisson)
ekajɛ 32(SS)
ekaje 3 10 11 12 15 16 17 18 19 24
ekɑje 14 20 28 36 37 38
əkɑje 35
əkɑjə 37E
ekɑ̆je 9
ekɒje 13 30
ekɒji 26
ekajie̯ 25
ekaʎie̯ 23
ɛkale 37E

ekalæ 32(SS)
ekalɒi̯ 32(C)
gʁate 6 8 16 20
gʁɑ̆te 2 5
gʁata 21
gʁate lez ekaj 1
gʁate lz ekal 27 29
eːkrɛdɛ 34(SO)
ɛ̞kʁɛ̞dɛ̹ 33
ekœrdɒ 32(T, SSr, SPB, C)
ekɔrʃi 34(Tté)
33 On écaillait les poissons avec une coquille d’ormeau.

Ne�oyer (un poisson)
eplyʃe 36 37
eplyce 7
epjyci 28
ɛpyci 22
epytʲi 21
ɑ̆biʲe 5 6
abiʲe 4 36
abiʲɛ 32(T, SPB, SSr, C, SS)
abiʲi 21 22
abiʲie̯ 24
aʁɑ̃ʒe 11

Ôter la peau (d’une anguille)
ɛpjau̯te 37E
ɛpjotʁe 37E
epjosa 21
epjose 28 
dezabiʲe 28 

Mucus (de l’anguille, par ex.)
limɔ̃ 13 14 16 17 18W 19 20 21 24
bav (f.) 10 23 27 28 30
sɥɛ̃ 15
gʁɛs (f.) 12
gʁesɛ̃ 29 36
glimɑ̆ 2
slim 1
glɛʁ (f.) 37
gly (f.) 12
glyɑ̃ 4
gjɛ 25
pan (f.) 18 (pour le congre, surtout)

Visqueux (comme le mucus)
limönø 16
limönœ 13
glɛʁu 37
glɛtø 26
glisɑ̃ 19

le giɲ
le giɲ

le d͡ʒɛn

la giɲ

ʃez ui

ʃe gɛn

lez ui
la dʲɛn
lez öʁɛj

lez ui
lez ɔʁɛj

//

lez wiː

13NE 

10NE

37E
le dʲiɲ
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62. LES VISCÈRES 
Quest. 84a

  ESTOMAC (du poisson)
  Quest. 92

  FOIE
  Quest. 85

  ANUS (du poisson)
  Quest. 86

  (À propos de l’odeur du poisson), ÇA SENT …
  Quest. 88

  ÇA SENT MAUVAIS

le bʁœj

la tʁipɑj
la tʁipɒj

le bwɑj

la bwɑl

?

ʃez ɑ̆bwejɛl

la tʁipɑj
le bujau̯ m.

la budɒj

le bwajo m.

la bjɛl (SO)
l budɛ̃ m. (SO)

la bʁœj
le bʁœj

la tʁipɑj

ʃe tʁip

la bjɪʎ

la bwɒj

la vɑ̃tʁɒj

le bwɒl la bwɒj

le bwɔl

la bʁœj

?
ʃe bʁœj

la tʁipɑj
la bœj

le budɛ̃ m. (SSr)
le bwɑi̯l (SPB, SSr, C, SS)

le bʁøj

lä bwɑ̆j

le bʁœj

Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.

Estomac (du poisson)
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
fal 13 14 15 16 18 20 23
myl 32(SSr)
mølɛt 13NE (pour la morue)
moʒ 36 37E
pidog 3
pidɔg̥ 2
ʒezje (m.) 1
bʁœj 16
tʁipɒj 30
budɒj 29
bwɒj 24
1 On faisait bouillir l’estomac de la morue que l’on avait empli de foie 
pour confectionner une sorte de saucisson.

Foie
fwa 1 7 15 17 19 21 30
fwɑ̆ 8
fwɑ 3 4 10 12 18 36 37 38
fwɑ (p.) 36 
fwɒ 26 
fwɛ 5 13 14 16 20
fwɛj 2
fwaj 4
fweː 25 27 29
feː 24 28 32(T) 34(SO) 38
fɛː 23
fɒi̯ 33
fju 6
1 À la pêche en Islande, vingt-cinq hommes étaient à bord. « Chacun 
avait son tour de foie » : chacun à tout de rôle faisait de l’huile de foie de 
morue.

6 Quand il faisait froid on « gobait » quelques foies de merlan crus.
13NE gögö « foie de morue » ; gögötje « matelot chargé de faire 
l’huile de foie de morue » ; ʁe o fwa « gou�ière qui, dans le bateau, 
amène les foies de morue au matelot chargé de faire l’huile ».
20 Le foie de rouget grondin est très apprécié. 

Anus (du poisson)
t͡ʃy 19
tʁu dy cy 28 29
nɔ̞̃bʁil 2
nɔ̃bʁi 10 12 13 14 15 16 17 21 23 35 36 37 38 (?)
nɔ̞̃bʁɪ 33
nubʁi 20
nɔ̃bʁɛ̃ 24
lɔ̃bʁɛ̃ 25
butinɛt (f.) 2 3 4

(À propos de l’odeur du poisson), ça sent …
a peːsɔ̃ 34(SO) 
l peːsɔ̃ 16 20 24 29 
l pɛːsɔ̃ 23 
l pəsɔ̃ 36 
l piʃɔ̃ 5 
la mɔʁyː 28
la maʁɛ 16 36
l fymje 30
l du 13
ʃe bʁœl 4
ʃt yzin a bʁœl 4
6 dez avnɛ « des odeurs de poisson ».
8 j ɑ̆ tuʒuʁ ɛ̃ sɑ̃timɑ̃ « il y a toujours une odeur ».
24 Quand il est frais, le poisson sent le salé [l salɛ].
32(T) le rlɛ dy pɑi̯sɛ̞̠̃ « l’odeur de poisson » ; dy gu a pɑi̯sɛ̠̃ « de 
l’odeur de poisson ».
33 l sɑ̃ « l’odeur ».
DICTONS :
6 de pʁŏmɛs əd matlu pi dez avnɛ d kaʃmeʁɛ ʃɑ̆ pø dyʁe ʃɛ̃t 
enɛ « des promesses de marins et des odeurs de mareyeurs, ça peut 
durer cent ans ».
6 piʃɔ̃ d avʁi pece ö matɛ̃ / ö vʁɛp puʁi « poisson d’avril pêché le 
matin, avarié le soir ».

Ça sent mauvais
sa ʁalɛ̃g 3 17
ʃa sɑ̃ pwɑ̃ 21
ʃa sɑ̃t a ma  27
16 pjɑ̃, 18 20 21 pwɑ,̃ 21 pɥɑ̃ « qui sent mauvais ».

la bʁøj
le bʁœj

la bʁœj
le bʁœj

la bʁœj
le bʁœj

le bʁœj
le bʁøj

le bʁøj

le bwɒl

ʃe bʁœl

ʃe bʁœl

la bwaj
la bwɒj
le tʁip

le bʁɔj

//

la bɔj
le bɔj 17SE

13NE 

11W

10NE

37E
la tʁipɑj
l ebʁɛg
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63. VIDER (un poisson) 
Quest. 84b

  ÉTÊTER (la morue)

  (POISSON) QUI N’EST PAS F�IS
  Quest. 87

ebʁœje

əbʁɛge
(pike)

ebʁwaje

vida

ebʁœje

?

kɑ̆tʲe
kat͡ʃe

vidɛ

ebʁœje

vide

eːbjɛʎi (SO)
eːbjɛji (SO)
debudenɛ (SO)
deːbudinɛ (G)

ebɛʁge

kɑ̆ce

ɛ̞bjɪʎɪ

vidi

kupɛ la vɑ̃tʁɒj

viɟi

katʲe

vide

vide

kace
klake

əbœje
ətʁipe
əfɔ̃dʁe

ebʁøje

?

ebɛje

?
? ebʁœje

(kacɛ)

3 Caquer ne se dit que pour la morue. 
10 Caquer ne se dit que pour le hareng. 
12 Caquer « enlever les ouïes et les viscères du hareng ».
13 Caquer « enlever d’un coup les ouïes et les viscères du maquereau ou 
du hareng » ; katʲø « sorte de couteau pointu pour cet usage ».
36 Piquer ne se dit que pour la morue ; a l əbʁɛg « ordre du capitaine 
pour vider le poisson ».
4 kakyʁ « femmes qui étaient employées à vider le poisson » (terme 
péjoratif) à Capécure, quartier industriel de Boulogne.
11W egiɲe « enlever les ouïes d’un poisson ».
21 kadje « fendre le hareng ».
22 abiᴶi, ɛpyci « préparer [le poisson] pour le faire cuire ».
33 gʁœ̝ « préparer [le poisson] pour la vente ».

Étêter (la morue) 
L’étêtage est parfois spéci�quement dénommé, quoique l’on vide 
généralement la morue dans la même opération. 
deköle 11W 13NE
dekɔle  14
dɛkɔle  37E
dəkɔle 36
kʁŏpe  2

11W dekölø « matelot qui étête la morue ».
1 2 3 fleke, 11W 12 36 tʁɑ̃ʃe « trancher (la morue) », c’est-à-dire 
l’ouvrir et enlever l’arête centrale.
11W tʁɑ̃ʃø « matelot qui tranche la morue ».
11W 13NE kuto tʁɑ̃ʃø, 36 kuto tʁɑ̃ʃœʁ « instrument qui sert à 
trancher la morue ».
11W kakø « couteau qui sert à vider le poisson » ; ebʁøjø « matelot 
qui vide la morue ». 
36 ɛl (f.) « côtés de la morue lorsqu’elle est ouverte et mise à plat » ; 
dezɛlte « enlever les ailes de la morue ».
36 kölə (m.) « partie du corps de la morue proche de la tête ». 
36 əɟɛʁʃe « mal tranché (en parlant de la morue), tranché “en bec de 
perroquets” ». Commentaire de l’informateur : lə kölə fo pɑ k s e 
əɟɛʁʃe « le collet, il ne faut pas que ce soit mal tranché ».
2 spule « laver (la morue) ». 
13NE kastɔʁ « mousse chargé de laver la morue ». 
11W afalø, pɑsø « matelot qui fait glisser la morue dans la cale ».
11W pʁɑ̃d œ̃ ʁœ̃ « faire de la place dans la cale pour la prochaine pile 
de morue (en bougeant le sel) ». 
4 ʃe kak « les déchets, ce qui reste quand on a prélevé les �lets ». 
32 filɛtɒ (SSr), filɛtɒi̯ (SPB, C) « prélever les �lets ».
33 filɛtɛ̹, filœtɛ̹ « prélever les �lets » ; filɒ « �lets ».

(Poisson) qui n’est pas frais
pwɛ̃ fʁɛʃ 6
pɑ fʁei̯ 38
pɑ fʁɑ 36 37
pɑ tu fʁɑ 36
gɑtə 35
avɑ̃ʃe 6
avɑ̃se 27
ʁɛkofe 29
tuʁne 9 17 23
tuʁnɛ 3 24
tuʁnö 25
viʁɛ 19 28
avɛʁje 6
puʁi 6 7 14 19 36 37
puːʁi 23
pʊʁi 8
mu 2
gɑ̃si 15
blɛk 13 15
tʁyte 9
blɑ̆ze 6
4 degavaj « qui a la tête un peu aplatie, du fait du manque de fraîcheur 
(en parlant d’un merlan) ».
6 blɑ̆ze signi�e aussi « pâle, maladif ».
26 il a lz yʁ vitʁɛ, 27 il a lez yʁ vitʁeː « il a les yeux vitreux ». 
35 il e (də) su maʁɛi̯ « il est de la marée précédente ».

(kake)
ebʁøje
kɑke

vœdji
ɛbwɒji
ɛbɛʁɟi

ebʁœje
(kake)

ebʁœje
(kake)

ebʁɔje

klat͡ʃe
vide

ebʁɔje

//

vide

37E
əbʁɛge
ebɛʁge
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64. (Un) REQUIN 
Quest. 102

  LAMPROIE
  Quest. 101

×

maʁaʃ f.
ʁəkɛ̃

×

ʁœtʲɛ̃

ʁœtʲɛ̃
ʁœt͡ʃɛ̃

aʁkɛ̃

ʁaᵗt͡ʃɛ̃

ʁcɛ̃

ʁt͡ʃɛ̃

ʁətʲɛ̃

ʁəkɛ̃
ɔj
ʃɑʁk

retʲẽ (SO)
ʃɛ̞rk (SO)
ʃɛ̹rk (SO)

ʁœt͡ʃɛ̃

ʁəkɛ̃

hɒ̆s (T)
ʃɛ̞rk (T, C)
ʃɛ̞rk (SPB)

ʁekɛ̃

ʃɛʁk

ʁəkɛ̃
ʃjɛ̃ d mɛʁ
hau̯

papa ʒɑ̃ lui

?

ʁəcɛ̃

×

ʁt͡ʃɛ̃

ʁœtʲɛ̃

? 4 t͡ʃᴶɛ̃ d mĕʁ « nom générique des petits requins ».
28N t͡ʃḭ d me « sorte de petit requin ».
28 ʃjɛ̃ d meʁ « petit squale, rousse�e, milandre, … ».
36 ʃjɛ̃ « petit requin ».
36 Commentaire de l’informateur à propos des requins : « c’est des faux 
poissons » [s e de fo pwɛsɔ̃].

Lamproie (Petromyzon marinus)
lɑ̃pʁwa 1 6 8
lɑ̃pʁwɑ 15 17 20 27 28 29 30 31
lɑ̃pwɑ (m.) 35
lɛ̃pwɛ 9
ɑ̃pʁwɑ (m. ?) 38
sɛt tʁɛu̯ (m.) 4
sɛt tʁɛʊ̯ (m.) 1
fos ɑ̃ɟiʲ 19
lɔt 10
pif (m.) 35
pwasɔ̃ pilɔt (m.) 24
pwɛsɔ̃ madam ? (m.) 36
× 13 16
+ 5 7 14 18 21 22 23 25 26
? 12 32 33 34 37
6 sɛt tʁø (m.) « lamproie �uviatile (Lampetra �uviatilis) ».

ʁecɛ̃

ʁœcɛ̃

?

ʁəcɛ̃
ʁəcɛ̃

ʁcɛ̃

aʁkɛ̃

ʁkɛ̃

cɛ̃
×

ʁəkɛ̃

ʁəkɛ̃
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65. REQUIN-TAUPE
Quest. 102

tɔp

?
maʁaʃ

tou̯p

pɔ blø ?

tao̯p

tɔp

tœp
pö blœz̥

top

top
maʁaʃ
suflœʁ m.

top

taö̯p

?

?

top

taö̯p
top

pɔ blø ?

?

top

tɔp

(Lamna nasus). 
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
4 Souinot dénomme aussi le marsouin.
14 Il se pêchait à la ligne dérivante �xée sur une bouée. On mouillait une 
vingtaine de lignes.
21 Il se pêchait à la ligne avec du maquereau comme appât.
26 « C’est le seul poisson qui voit clair sorti de l’eau ».
28N On le pêche au �o�eur ballon.
4 tɔtɔ̆ʁ « requin pèlerin (Cetorhinus maximus) ».

top

+

top

tau̯p

?

?

?

?

?

tɒp

top
top

swino m.

tŏp 
tɔp də mĕʁ

top
+

top

top
vo d mɛʁ m.

tɛːp

13NE 

28N
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66. REQUIN-RENARD
Quest. 103

?

?
foʃø m.

fou̯

sɑb m.

fao̯

?

+

tʲɛ̃ fo m.

faö̯

sɛ̃ʒ də mɛʁ m.

?

fo

+ pwasɔ̃ fosil m.

fɑu̯

?

fɑ

?

(Alopias vulpinus). 
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
14 « Avec sa queue il bat et il tue les petits poissons » (après les avoir fait 
monter à la surface).
15 « Ça tue le poisson avec sa queue ».
26 « Il annonce le mauvais temps ».

pwasɔ̃ fosil m.

ʃjɛ̃ sɑb m.

fo

foʃu m.
foʃø m.

?

rnɒ̆r m. (SO)

?

?

fo

ʁəliʒjœ̆z

fo
fofo

ʁəkɛ̃ fosiʲ m.

ʁəkɛ̃ fosiʲ m.

+

cɛ̃ foʃø m.
po blø m.

ʁəkɛ̃ foʃø m.

?
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67. REQUIN BLEU
Quest. 105

      

pŏ blø̆ (f. ?)

po bløi̯ (f. ?)
maʁaʃ

po blø (f. ?)
maʁaʃ

po bʎø (f. ?)

pɔ blø (f. ?)

po blø

aʁkẽ bleʊ̯ m.

po blø

pɔ blø m.

pö blø (f. ?)

?

pɔ blø

po blø

pɔ bjø po blø

pɔ blø

ʁt͡ʃɛ̃ blø m.

pɔ blø (m. ?)

po blœ (m. ?)
vöʁas m.

(Prionace glauca).
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
14 « Quand on faisait le hareng à la senne il les couvre à toupiner 
autour dessus et quand le hareng se lève il se nourrit dessus ». 
[Toupiner « tourner »]. L’informateur ajoute : « le hareng reste au fond 
le jour et bouge la nuit ».
33 d͡ʒ ɑ̃n avɔ̃ jy d̥ ʃɛ̞ bʎyː la mwɛ i n fɔ̃ pa ʁɛ̃n a pɛʁsɔ̰n / j ɑ̃n 
avwe jœ̃ a la mɑzlḛn puʁ dez ɑ̃ː i vnɛ tuö̯ lz ɛ̞tɑ / e l mɔ̞̃d a 
nwœ la eː / i n i tuʃe pɑ « nous en avons eu de ces bleus-là mais ils 
ne font rien à personne. Il y en avait un à la Maseline pendant des 
années, il venait tous les étés alors que les gens étaient en train de nager 
là et… il n’y touchait pas ».

pɛ bjø

pɔ blø r.

t͡ʃjɛ̃ m.

pɔ blø

pö blø (f. ?)

?

bʎy ʃɛʁk

?

po bjø m.

×

ʁəcɛ̃ blø m.

po blø
po blø

po blœs f. 

+
po blø

?

?

?
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68. MILANDRE
Quest. 106a

  ÉMISSOLE

?

?

ɑ

ʁɑ

hɒ, ɒ

ɒ

?

hɑ, ha

ɒ
t͡ʃẽ bløe

hau̯

ɑ, ʁo

ɦɑö̯

hɑ

ʁɑ, ɑ

?

ʁɒ

(Galeorhinus galeus). 
Ces mots sont masculins, sauf indication contraire.
10 La chair de la femelle est tendre, celle du mâle dure.
14 Sa chair est réputée ; on la faisait bouillir dans du lait.
23 Il se mange séché et salé. Pluriel : de ʁoː.
28 fiʲɛt (f.), dmwazɛl (f.) « petit milandre (environ cinquante 
centimètres) ».

Émissole (Mustelus mustelus)
mötɛl 14 19
mɔtɛl 15 21 22
mɑtɛl 23
mɑ̃tɛl 22 24
bløe (m.) 18
belɥe (m.) 20
t͡ʃʲɛ̃ d mɛʁ (m.) 19
cɛ̃ blɑ̃ (m.) 10
ʃjɛ̃ blɑ̃ (m.) 14
tʲɛ̃ blɑ̃ (m.) 23
petʁɛ (m.) 28S 
viʁli (m.) 28 29 30
virli (m.) 30N
14 On le pêche l’été. « Ça sent la pisse ».
20 Pluriel : belɥɛː.
21 Ce serait la femelle du milandre.
28 Il est considéré comme un jeune milandre.

ɑ

ɑ, cɛ̃

ɑ
t͡ʃʲɛ̃ bløe

ɑ

ho, hɔ

ho (C)
haö̯ (SPB)
ho f. (SS)

ha

a
t͡ʃʲɛ̃ a
t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mɛ̆ʁ
t͡ʃʲɛ̃ bløe

ha

ho (SO)
t͡ʃʲɑ̃ (SO)

?
?

ɑ, tʲẽ

ɦɑ
ɦaö̯

ɑ
gʁo ɑ

ɑ
ɑ

cɛ̃ ɑ

ɑ, cɛ̃

t͡ʃʲɛ̃ ɑ

bløe

ɑ
ɑʁɑ

ʃjɛ̃ d mɛʁ

ʁɑ
t͡ʃɛ̃

ɑ

ɑ
ɑ

ɑ

25E

28N

28S 19E
18W

15S

13NE 

11W

ɑ, cɛ̃
15E

37E
ha, hau̯
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69. AIGUILLAT
Quest. 106b

t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mɛ̆ʁ

?

ʃjɛ̃ picɛ
ʃjɛ̃ bʁo

t͡ʃḭe̯

t͡ʃɛ̃
t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mɛʁ

t͡ʃɛ̃, t͡ʃḭ

t͡ʃʲɛ̃

?

t͡ʃẽ

?

ʃjɛ̃ ?

t͡ʃḭ

t͡ʃḭe̯

t͡ʃʲɛ̃ ᵈ meʁ

t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mɛχ

t͡ʃʲɛ̃ bʁöcy

(Squalus acanthias).
3 Il est ouvert, mis en saumure, puis séché et poivré.
9 Commentaires de l’informateur : i vɔ̃ avwɛʁ de pɔʁte də kɔ̃bjɛ̃ / 
o de fwɛ j ɑ̃n a ö mwɛ̃ diz duz « ils vont avoir des portées de 
combien ?… Oh ! Quelquefois y en a au moins dix ou douze » ; ɔ̃ nn 
atʁap / i fo lez uvʁiʁ / j a tu ʃe t͡ʃʲö t͡ʃʲɛ ̃« on en a�rape, il faut les 
ouvrir, il y a tous ces petits chiens ! » ; ʃa n pɔ̃ pɑ ɛ̃ t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mɛʁ / pi iz 
alɛt kɔm ɛn balɛn / e pi le ʁuslɛt osi « ça ne pond pas un chien de 
mer et puis ils allaitent comme une baleine. Les rousse�es aussi ».
6 t͡ʃʲɛ̃ d ʁɛ « animal marin non identi�é (peut-être ange de mer) ». 
L’informateur indique qu’il est nommé ainsi à cause de sa gueule.

t͡ʃḭ

?

ʃjɛ̃
lu

bʁucʏ

bjy t͡ʃʲɑ̠̃ (C)

t͡ʃʲɛ̃ bʁo

t͡ʃʲɛ̃ d eʁɛ̃

?

?
?

tʲɛ̃ bʁɔtʲy

t͡ʃʲi

t͡ʃḭ ᵈ mɛ

t͡ʃḭɛ̯

t͡ʃʲɛ̃

t͡ʃʲɑ̃ (SO)

cẽ d me
cẽ bʁuty
duʃ f.

cɛ̃ d me

t͡ʃʲɛ̃

t͡ʃʲɛ̃ gʁɑ
t͡ʃʲɛ̃ daʁ

t͡ʃʲɛ̃ ᵈ mĕʁ
t͡ʃʲɛ̃ a dæʁ
bʁuky

ʃʲɛ̃ ᵈ mɛʁ

ʃʲɛ̃ ᵈ meʁ
+

ʃjɛ̃ bʁo

+

9SW
9S

25E 23W
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70. PETITE ROUSSE�E
Quest. 107

ʁusɛt

ɔʁbiʃ

ʁuse m.
ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusᵉ͡ɛt

ʃjɛ̃ m.

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁuslɛt

ʁusɛt

(Scyliorhinus canicula).
1 On briquait les parquets avec sa peau.
12 skubidu « œuf de rousse�e ».
21 On préfère la femelle au mâle, qui est maigre.
23 On les salait et séchait.
26 kujɒʁ « mâle de la rousse�e ».
38 s e epjote / i s epjɔu̯t kɔm ɛ̃ lapẽ « c’est dépouillé ; elles se 
dépouillent comme un lapin ».
38 « On appelle ça la saumone�e, ça se vend mieux ».
DICTONS :
5 ɛ̃ t͡ʃʲɛ̃ n kal pɔ̃ ɛn ʁusɛt, 4 ɛ̃ t͡ʃʲɛ̃ n kal pɔ̃ an ʁusɛt « un aiguillat 
ne met pas au monde une rousse�e ». (« Tel père tel �ls »).

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusᵉ͡ɛt
somönɛt

ʁusɛt

t͡ʃɒ̰ ʁusɛ m.
t͡ʃɒ̰ ʁusœ̜ m.

t͡ʃʲɑ̃ m. (C)
t͡ʃʲɑ̠̃ m. (T, SPB, SSr)
rusɛ m. (SPB)
t͡ʃʲɑ̃ rusɛ m. (C, SS)

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁuslɛt

ʁusɛt

rusɛ m. (SO)
mato m. (G)

ʁusɛt

ʁusɛt
tuj m.

ʁusɛt
ɔʁbiʃ

ʁusɛt

ʁusɛt
somönɛt

ʁuse m.

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt
piʃɔ̃ dy pov m.
piʃɔ̃ de maʁgɑ m.
piʃɔ̃ dez efɑ̃ m.

ʁuslɛt

ʁusɛt
ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt

ʁusɛt
ʁusɛt

ʁusɛt

28N

28S

18W

9SW

37E
ɔʁbiʃ
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71. G�NDE ROUSSE�E
Quest. 108

vɑ̆k

biʃ
vak
biʃ

vɑ̆k

vak

lis

biʃ
ʁus

biʃ

biʃ

vɑ̆k

biʃ

(Scyliorhinus stellaris).
11 Les robins sont les plus grosses et pèsent plus de quatre kilos.
14 vacɛt « grande rousse�e de petite taille » ; ʁöbɛ̃ (m.) « grande 
rousse�e de grande taille ». 

biʃ

vak

vɑ̆ʃ

biʃ (SPB)

gʁos ʁus

vak

?
vak

vak

rus (SO)

biʃ
ʁwulbiʃ

ʁusɛt

lis

tɑ̃ta

?

ɦulbiʃ

biʃ
ulbiʃ r.

biʃ
vak

biʃ
ɦulbiʃ

vak
vakɛt
ʁöbẽ m.

vak
bifl ?

vak

vak
ʁöbɛ̃ m.
vo m.

vak

vak

vɑ̆k
vɑ̆cɛt

biʃ
biʃ

biʃ

biʃ ?

biʃ

biʃ

gʁos ʁus

//

28S

ʁus
28N

25E
biʃ

18W

15S

13NE 

11W
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72. ANGE DE MER
Quest. 109

ɑ̃ʒ

ɑ̃ʒ

lun f.

ɑ̃ʒ

ɑ̃ʒ də mɛʁ

ɑ̃ʃ

ɑ̃ʒ

ɑ̃ʒ

ɑ̃ʒ

(Squatina squatina).
14 « Quand on avait des �lets tendus ça faisait du mal ».
30 Il est vendu localement sous l’appellation de moine turbot.
38 « C’est l’ange mauvais comme la gale ».

ɑ̃ʒ

iːl

t͡ʃɒ̰ rɛ (T, SPB)

mwɛn

?

ɑ̃ʒ de mɛ̆ʁ

?

ɑ̃ʒ

mwɛn (SO)
vjɔlɔ̃ (SO)
ɑ̃ʒ de me (G)

mwɛn

ɑ̃ʒ̥, ɑ̃ʒ̥ də mɛʁ

mwɛn

ʁwɛ

mwɛn
ɑ̃ʒ f.

ɑ̃ʒ
mwɛn r.

ɑ̃ʃ
mwɛn

ãu̯ʒ

+ɑ̃ʒ̥

ɑ̃ʒ f.

ɑ̃ʒ

ɑ̃ʒ

ɑ̠̃ʃ

ɑ̃ʃ

ɑ̃ʃ də mĕʁ

ɑ̃ʒ
ɑ̃ʒ f.

ɑ̃ʒ də mɛʁ

mwɛn
ɑ̃ʒ də mɛʁ

mwɛn
ɑ̃ʒ də mɛʁ

ɑ̃ʒ

18W

28S

37E
ɑ̃ʒ



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d'Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

73. TORPILLE
Quest. 110

ʁɑ̆j elɛktʁik

tɔʁpi

pwɛsɔ̃ elɛktʁik m.

pesɔ̃ tɔʁpiʲ m.

ʁɛ tɔʁpiʲ

ʁɛ elɛktʁik

(Torpedo marmorata). 
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
12 « On se pisse dessus » (pour calmer la douleur).
14 Coucou est aussi le nom de la pastenague. Il semble qu’il y ait 
confusion.
15 « Faut pas me�re les deux doigts. Vous en me�ez qu’un ça fait rien ».

ʁe elɛktʁik

rɛ elɛktrik (SPB)

tʁɑ̃b m.

tɔʁpiʲ

tɔʁpiʲ

piʃɔ̃ elɛktʁik m.

tʁɑ̃blu m.

+

peːsɔ̃ elɛktʁik m.

ʁɛ tɔʁpiʲ
ʁɛ elɛktʁik

dɔʁmɑ̃ m.

?

?

tɔʁpil
ʁɛ elɛktʁik

tɔʁpiʲ

tɔʁpiʲ
ʁɛ tɔʁpiʲ

×
ʁe elɛktʁik

pɛsɔ̃ elɛktʁik m.
ʁɛ elɛktʁik

ʁɛ elɛktʁik
kuku m.
pɛsɔ̃ elɛktʁik m.
pɛsɔ̃ tɔʁpiʲ m.

ʁɛ elɛktʁik
ʁɛ tɔʁpiʲ

ʁe elɛktʁik
ʁe maɲetik

ʁɛ elɛktʁik

ʁɛ elɛktʁik
?

ʁe elɛktʁik

ʁe elɛktʁik

+
ʁɛ tɔʁpiʲ

ʁe elɛktʁik

ʁe elɛktʁik
28N ʁe tɔʁpiʲ

ʁe elɛktʁik28S
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74. (Une) �IE
Quest. 111

  �IE BOUCLÉE

  �IE LISSE

  �IES DIVERSES

  �IES NON IDENTIFIÉES

ʁɑ̆j

ʁaj

ʁɑ

ʁɛ
bavu m.

ʁɛ

ʁɛ

33 Les témoins disent que le nom français de la raie est « la blanche ».
33 yn ʁœ̝ u dɔʁ de d͡ʒœ / dɑ̃ l sabjɔ̞̃ / ul ɛ̞ suo̯ l sabjɔ̃ / pa bɛn 
avɑ̃ / mwɛ ul ɛ̞ suo̯ l sabjɔ̃ / e d njɛt u s ʁɛvɪʎ / ul ɛ lvɛ vwɛ 
tʏ / ul ɛ hoʁ / ul ɛ a ʃɛʁʃi sɔ̃ mɑ̃d͡ʒɪ « une raie dort pendant le jour 
dans le sable. Elle est sous le sable, pas bien profond, mais elle est sous le 
sable. Et la nuit elle se réveille, elle est levée, vois-tu ! Elle est sortie, elle 
est en train de chercher sa nourriture ».
33 Les palangres pour prendre les raies sont appâtées avec du lançon ou 
du calmar, plus rarement de l’éperlan. 

Raie bouclée (Raja clavata)
ʁe gʁiz 7 24 25 27 28S 29
ʁeː gʁiz 22 26
ʁɛ gʁiz 6 9 10 11 13 15 16 17 19E 20 21 36 38
ʁɛ gʁis 18 
ʁaj gʁiz 5
gʁiːzɔ̃ (m.)  28S
gʁiːzɒʁ (m.)  30
ʁɛ vaʃ 19
ʁɛ sui 13
ʁe a pike 27
ʁɛ pit͡ʃyː 26
ʁɑ̆j a klɛʊ̯ 2
bʁötʲyː 14
ʁɛ lizaʁd 14
kɒreː 34(Tté)
bʁynɛt 28S
ʁeː muʃteː ?  31

28 Elle est confondue avec la raie brune�e (Raja undulata).

Raie lisse (Raja brachyura)
ʁɛ blɑ̃ʃ 6 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 30
ʁe blɑ̃ʃ 1 7 8 22 26 27 28S 29
ʁaj blɑ̃ʃ 5
ʁeː bʎɑ̃ʃ 24
ʁeː bjɑ̃ʃ 23
ʁɑ blɑ̃ʃ 37
ʁɑ̆ blɑk̃ 2
ʁɛ fʁɑ̃ʃ 12 
ʁɛ blɔ̃d 16
ʁɑ vaʃ 37
ʁe pisuz 37E
ʁe bavuz 36
bavu (m.) 36
ʁe papijɔ̃ 37E
ʁɛ dus 38
38 Elle est très grosse.

Raies diverses
5 ʁɛ bɑ̆taʁd « raie mêlée (Raja microocellata) ».
22 ʁeː ɑ̃glez, 24 bʁynɛt « raie étoilée (Raja asterias) ».
23 bʁynɛt, 27 fofɔnje (m.) « raie �eurie (Leucoraja naevus) ».
24 ʁe ɑ̃gjez « raie fyllas (Raja fyllae) ? ».

Raies non identi�ées
1 tiʁ.
10 ʁɛ ʒaponez « raie de couleur jaune ».
10 ʁɛ tɛʁ « raie de couleur marron ».
13 30 ʁɛ fʁɑ̃ʃ.
16 ʁɛ ɑ̃glɛz.
16 paʁizjɛn.
21 vak « raie toute grise ».
23 ʁe fʁɑ̃sez.
23 ʁe gʁiz : elle est peu recherchée.
23 ʁe ɑ̃glez, ʁe pwɛ̃tyː.
25E ʁɛ dy bɑ̃.
25E ʁɛ bukleː « sorte de raie, moins bonne ».
28 ʁe gʁiz (« elle n’a pas de dessin »).
30 35 dmwɛzɛl (« plus brillante, moins rugueuse » au point 35).
36 ʁɛ mus.

ʁɛ

ɦɒ̆

rɛ (T, SPB, SSr, C, SS)

ʁeː

ʁɛ

ʁe

ʁe

ʁai̯
ʁɑi̯

ʁeː

ʁɛ

ʁɛ

ʁɛ

reː (SO)

ʁɛ̞
ʁœ̝

ʁe

ʁeː ʁɛ

ʁɛ

ʁɛ

ʁɛ

ʁeːʁeː

ʁeː

ʁɛ

ʁeː

ʁɛ
ekuf

ʁɛ

ʁɛ

ʁɛ

ʁaj

ʁɛ

ʁɛ
ʁɛ

ʁeː

ʁeː
28N ʁeː

ʁeː28S

23W

15S

13NE 

9SW

ʁɛ

37E
ʁai̯
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75. (Une) PETITE �IE
Quest. 112

  CAPSULE D’ŒUF DE �IE
  Quest. 116

  (Une) �IE MÂLE

ʁɑ̆jŏ

ʁɑ̆jö

ʁejö

ʁɛtɔ̃
papiʲɔ̃

Ces mots sont masculins, sauf indication contraire.
20 26 Les mots entre parenthèses désignent particulièrement une petite 
raie douce.
21 30 bavuː (m.) « très petite raie, qui tient dans le creux de la main ».

Capsule d’œuf de raie
gʁɛn de ʁeː 29
bɛʁso (m.) 38
ʃivjɛð a brɒ 34(SO)
puk 32(C)
burs 32(SPB, C) 34(SO)
burs o djɒbj 34(SO)
djɑb (m.) 19E 36
krapo d mɛ (m.) 34(SO)

(Une) raie mâle
Les mots qui suivent sont masculins.
- Raie mâle en général : 
matu 26
kujaʁ 11W 12 15 16 19 19E
kujɑʁ 10 13 13NE 14 36
kujɒʁ 26
kuö̯jɒʁ 29
kuju 23
vjɑʁ 23
- Mâle de la raie douce : 
sumɑʁ 21
ʃumaʁ 20
- Mâle de la raie lisse : 
vjɒʁ 28S
- Mâle de la raie �eurie : 
fløʁi 20
- Mâle de la raie bouclée : 
pjɔ̃ 21
kujaʁ 11
11 suʁi « raie bouclée femelle ».

ʁɛno

retẽ (SS)

ʁeːtɔ̃

ʁaju

ʁejö

ʁejö

ʁɑtjau̯

ʁeːtɔ̃

papiʲɔ̃
ʁɛtɔ̃

ʁetʰjau̯
ʁetɔ̃
ʁyʃo
ʁyʃɔ̰

reːtɛl f. (SO)

?

ʁɛtɔ̃

ʁeːtɔ̃ ʁyʃɔ̃

ʁɛtɔ̃
ʁɛjo
ʁjo

ʁeːtɔ̃ʁɛtɔ̃

ʁɛtɔ̃
(mɛt d ekɔl)

ʁɛtɔ̃
(bavuː)

ʁɛtɔ̃
ʁjo
ʁyʃɔ̃
papiʲɔ̃
wili

ʁɛtɔ̃
ʁyʃɔ̃

ʁejö
ʁe a ʃa f.

ʁɛtɔ̃
(bavuː) ʁɛtɔ̃

(mago)

ʁjɔ
ʁjö

ʁjo
ʁajo
papiʲɔ̃

ʁɛtɔ̃
ʁyʃɔ̃

ʁajŏ

//

ʁɛtɔ̃ ʁɛtɔ̃

ʁɛtɔ̃

ʁeːtɔ̃
pœsɑ

ʁetɔ̃
ʁɛtɔ̃

11W
ʁɛjo
ʁɛtɔ̃

15S

18W

28S

//
37E

ʁɛtjɔu̯
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76. POCHETEAU GRIS
Quest. 113

+

+

+

?

(Dipturus batis).
20 On distingue la tire blanche et la tire grise.
38 On distingue la �ane blanche et la �ane grise.
33 d͡ʒ alɪm yn fɛ̞ o nŏʁ də bʁɛkɔu̯ / e d͡ʒ œm u pwɛ̞sɔ̞̃ / e ʒ̥ tɛ̰m 
mɔ̃ fɪː e tɔm amɔ̃n e mwœ̝ duv lə gʁɑ̃ batœ̝ / a halœ tsyː ʒ̥ 
pɑ̃sɛm kə ʃ tet yn pyeʁ kə d͡ʒ avwɛ hapɛ savu / duv lə kɔu̯lœ̝ / 
e ʃ ete y dravɑ̃ / i bze ʃɑ̃ kaʁɑ̃t lɪvʁ […] i kuvʁe l fɔ̃ dy batœ̝ 
/ kɔ / ci piɛ̯sɑ̃t // ʃ ɛ la l sœl ke d͡ʒ e ʒamwɛ̞ vœ̝ / y dravɑ̃ « nous 
allâmes une fois au nord de Brecqhou et nous eûmes un poisson… Et 
nous étions mon �ls, Tom Hamon et moi avec le grand bateau à tirer 
dessus ; nous pensions que c’était une pierre que j’avais a�rapée, savez-
vous, avec les laminaires, et c’était un pocheteau. Il pesait cent quarante 
livres […] il couvrait le fond du bateau. Mon dieu ! Quel énorme… 
c’est le seul que j’aie jamais vu. Un pocheteau ».

tɑ̃tno

dravɔ̃ (SPB)

fjɒ

×

+
+

flɑ

kabã kabɑ̠̃
tiːʁ f.

fʎeː f. (SO)
drɒ̆vɑ̠̃ v. (SO)

dʁɛvɒ̃
dʁavɑ̠̃
dʁavɑ̠̃t

tiːʁ f. tiːʲ f.
ti f.

tiʁ f.
tɑtno

kabɑ̃

kiːl hɒ̆
blɑ̃ biʲɑʁ

flan f.

flɑ

flɒ

sablönje
ʁɛ d lyn f.
ʁɛ ɑ̃gles f.

tiːʁ f.
tiʁ f.

tiʁ f.

tiʁ f.

tɑtno m.
tiʁ f.

tɑtno
tɑtno

×

+

+

tiʁ f.

+
+

×

+
vɔn f.

kabɑ̃

//

28S

18W

11W

13NE tiː f.
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77. PASTENAGUE
Quest. 113

  DARD (de la pastenague)

+

×

+

(Dasyatis pastinaca).
8 « Vous le me�ez dans du vinaigre / comme une bête sauvage / puis 
après vous le faites cuire / il paraît que c’est �n comme tout ».
13 On ne la trouve pas localement.
31 taʁ, ʁeː daʁ à Saint-Jean-le-�omas.
35 Tique est également employé au masculin.
38 Elle est confondue avec la raie aigle (Myliobatis aquila).

Dard (de la pastenague)
bʁo  38
daʁdiʲɔ̃ 19
taʁdiʲɔ̃ 28N
6 « Son dard est mortel ».
7 « C’est mortel ».
5 venimø, 38 vnimø « venimeux ».
13 vi (m.) « sorte de dard que le maquereau a devant l’anus ».
28 pit͡ʃe (m.), 35 pikɛ (m. p.) « épine dorsale venimeuse de la vive ».
37 bʁɔ (m.) « épine dorsale de certains poissons, comme la vive, le 
chinchard ».
38 s e ʁɑ̃pli d bʁo « c’est plein de petites arêtes » (à propos de 
l’alose).

ʁɛ suʁi

re a barb (T)
tigrɛs (T)

tɒʁ
ʁeː tɛ̃t
ʁeː a pit͡ʃe

fuˡlø m.

pujœ m.
ʁe nwaʁ

×

tik
tɛʁ

ɛtik

tigrə reː (SO)
tẽgreː (SO)
tẽgrɛl (SO)
teːgres (SO)
rɛ a diɟɛ (SO)

kuö̯ d ʁɒ̆t

tɛ̃g
tɛ̃geʁeː

kuku m.
ʁɛ ᵈ djɒb
suʁi 
kuku m.
ʁa m.

tɑ̃keʁeː

fuʁlø m.
d͡ʒyd m.

ʁɛ dɛ̃g
ʁɛ dɛ̃d

etik

tik

taʁ

tɛ̃g
tɛ̃k

tɛ̃g
tɛ̃gʁeː tɑ̃geʁeː

tɛ̃gəʁeː
kuku m.

kuku m.
kuku m.

kuku m.
ʁɛ kuku

kuku m.

ʁɑ m.
ʁau̯ m.
ʁɑ d me m.kuku m.

suʁi
suʁi
ʁɛ ʁɑ 
ʁɑ m.

fulau̯ m.
fulau̯z
dʁagɔ̃ d mĕʁ m.

fuʁlø m.
fujø ? m.

kuku m.
ʁɛ kuku

kuku m.
kuku m.kuku m.

ʁɛ kuku

etik
ʁeː nwaʁ

tɛ̃g
tag

tɛ̃g

11Wʁɑ m.

13NE 

19E
18W

28S

37E
ʁe tik
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78. HARENG
Quest. 117 ; ALN 604

  DES PETITS HARENGS
  Quest. 118a

  VARIÉTÉS DE HARENGS NON IDENTIFIÉES

  CE QUE CRIENT LES VENDEUSES DE HARENGS

eʁɛ̃

eʁɛ̃

aʁɛ̃

ʁɛʁɑ̃

(Clupea harengus).
On ne fait pas la liaison avec l’article, sauf aux points 1 2 3 4 5 6 11.
1 Les Bray-Dunois allaient pêcher le hareng en Islande. Le départ se 
faisait entre le 18 et le 22 février, le retour en septembre. Le village étant 
divisé en trois parties bien distinctes et rivales, certains équipages 
étaient entièrement �amands. 
16 Le hareng se vendait autrefois au tombereau.
DICTONS :
3 ʃɑ̆kɛ̃ sɛ̃ pɛ̃ʲ e sn eʁɛ̃ « à chacun sa part ».
5 ʃɑ̆kɛ̃ sɛ̃ pɛ̃ʲ e sn eʁɛ̃ / l djɑb n j öʁa ʁɛ̃ « à chacun son pain et 
son hareng, le diable n’en aura rien », c’est-à-dire « à chacun son bien ».

Des petits harengs
d l aʁɑ̃gɛl (f.) 27
d l aʁɑ̃ɟɛl (f.) 28
d l aʁɑ̃ɟœl (f.) 28S
d la aʁɑ̃ɟœl (f.) 30
d la ʁeʁɑ̃ɟɛl (f.) 29
d la ɦɛjɑ̃ɟɛl (f.) 22
d la aʁɑ̃gɛt (f.) 37E
de mɑ̆t͡ʃø ᵈ mɑ̆jɔ̃ 9
dɛ l gʁɔs tɛt (f.) 2
de mɑd͡ʒ  1
de pekaj ? (f.) 3
28 Il s’agirait d’un poisson blanc, mesurant dix centimètres à l’âge adulte, 
« une sorte de petit hareng, de petite sardine ».

Variétés de harengs non identi�ées
1 fladɛn, smaj « gros hareng ».
4 eʁɛ̃ d nɔʁveʃ « gros hareng ».
4 ʁwɑ dy aʁɑ̃, pilɔt « régalet ? » ; signe que des harengs se trouvent 
à proximité ».
10 ʁwa de aʁɑ̃, aʁɑ̃ ʁwa « gros hareng rouge » ; « il mène la �le ».
15 gʁɑ̃ gɑ.
16 gʁɑ̃ gaʁsɔ̃ « gros hareng ».
24 ɦaɦã ᵈ nɔʁveʒ « hareng d’une taille trois fois plus importante que 
le hareng commun ».

Ce que crient les vendeuses de harengs
1 vaʃəˈle vɔʁs.
2 dez eʁɛ̃ fʁɛ / dez eʁɛ̃ d̥ kɔt « harengs frais, harengs de côte ! ».
15 pɛsɔ̃ fʁɛ / pɛsɔ̃ fʁɛ.
24 de aʁɑ̃ / de aʁɑ̃.
29 a la ʁeʁɑ̃ɟɛl.
30 aʁɑ̃ fʁɛ / aʁɑ̃ fʁɛ o kɔ̃t dy pɛʃœʁ « hareng frais, hareng frais au 
compte du pêcheur ! ».
36 vla l pəsɔ̃ / vla dy pəsɔ̃ / atu il e tu fʁɑ « voilà le poisson ! Voilà 
du poisson ! Venez ! Il est tout frais ! ».
35 a la minɛt : ce que crient les vendeuses de sardines.
2 pwasaʁd, maʁʃɑ̃d ed̥ pisɔ̞̃, 15 maʁʃɑ̃d də bʁœj « marchande de 
poisson ».
3 l mak « la criée, lieu de vente du poisson ».
6 ʃe t͡ʃjɔt bɛt a du « les marchands de poisson qui transportaient leur 
marchandise dans des paniers » (par allusion aux ânes bâtés).
21 Les pêcheurs vendaient leur part sur le seuil de leur porte.

aʁɑ̠̃

hɛrɑ̠̃ (SSr, C, SS)
ɛrɑ̠̃ (SPB)
ɛrɛ̞̃ (T)

eʁɛ̃

eʁɛ̃

aʁɑ̃

hɛ̞ʁɑ̠̃

aʁɑ̃
aʁä̃aʁɑ̃

eʁɛ̃
ɛʁiŋ

aʁɑ̃

ɛʁɑ̃

aʁɑ̃

aʁɑ̃
ʁeʁɑ̃ r.

ɦeʁɑ̠̃
ʁɛʁɑ̃

aʁɑ̃

aʁɑ̃

heðɑ̃ (SB)
hɛðɑ̠̃ (SO)
hɛðɒ̃ (Tté)

ʁaʁɑ̃

ʁaʁɑ̃

ɦaɦã ʁaʁɑ̠̃
ʁɛjɑ̠̃

aʁɑ̃

eʁɛ̃

aʁɑ̃

ɦɛjɑ̃

aʁɑ̃

aʁɑ̃

eʁɛ̃

eʁɛ̃

aʁɑ̠̃

aʁɑ̃
ʁɛʁɑ̃
ʁeʁɑ̃

ʁeʁɑ̃

aʁɑ̃

ʁaʁɑ̃

hœʁɒ̃̃

9SW

15S

28S

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

16SE

12SE

35E
erɑ̃ arɑ̃

ɛrɑ̃

hɛrɑ̃

hɛʁɑ̃
ʁeʁɑ̃

ɦɛʁɛ̞̃

ɦɛʁɛ̞̃

ɦeɦɑ̃

ɦeɑ̃

ɦɛjɔ̞̃ɦeɦɛ̃ɑ̯̃

ʁaʁɔ̃ɦœʁɑ̠̃

ɦɛʁɑ̠̃
ʁɛʁɑ̠̃

ɦeʁɑ̠̃

hɛʁɑ̠̃

ʁeʁɑ̃
ʁaʁɑ̃

ɦaʁɑ̃
ɦaɦɑ̃

16NE
ɦaʁɑ̃

ɦaʁɑ̃

aʁɑ̃ aʁɑ̃

aʁɑ̃ aʁɑ̃

aʁɑ̃ aʁɑ̃
aʁɑ̃

aʁɑ̃
aʁɛ̃
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79. LAITANCE ; (hareng) LAITÉ
Quest. 120a et b ; ALN 608 « de la laitance », 607* « un hareng qui contient de la laitance »

  (Hareng) GUAI
  Quest. 119b ; ALN 607*

  HARENG SAUR
  ALN 604*

  KIPPER
  ALN 604*

? ; ʁögɛi̯, (ɛn ʁɔg mɔl)

? ; lø̆vɛ̞, (œn lœf)

lɛt ; (ɛn lɛt)

lɛt ; lety

Les mots entre parenthèses signi�ent « un hareng laité ».
37E letuz « laitées (en parlant des moules) » ; ɑ̃ ʒaʁ, ɑ̃ ʒɑ « laiteuses 
(en parlant d’huîtres) ».

(Hareng) guai
ge 1 36
ɟe 13E 21
gɛ 6 11 23 37
ɟɛ 7 10 10NE 12 15 16 18W 26 27 30
dʲɛ 13 14 20
d͡ʒɛ 9
gɛi̯ 2
gɛj 3
gaj 4 5
deʁɔgɛ 3 
mɛg 29

Hareng saur
Outre les mots familiers gendarme et sauret, j’ai entendu :
ãʁɑ̃ so 14E
herɑ̃ fymɛ 30SE
ɦɛðɑ̠̃ fœmɛ 34(SO)
eʁɛ̃ sɛk 1
dʁʊ̰n ɛʁiŋ 1
rwɔʒ herɑ̃ 32(SS)
rwɔʒ ɦɛðɑ̠̃ 34(SO)
brigadʲi 27NE
bufi 3 10
pitu 27S
sɛlɑ̃ 11 11W

Kipper
kipœʁ 3 4
klipœʁ 1 2 5
kipœʁs 10
safad (f.) 10 11 11W 12 14 15
safat (f.) 12 12E 13 13E 21
savat (f.)  6 30
ʃavat (f.) 20

12 safad, safat désignent aussi un maquereau ayant subi la même 
préparation.
2 sɑvat (f.) « maquereau ouvert fumé et salé ».
1 bykliŋ « hareng fumé, non salé » ; kʁaklö « hareng fumé à chaud ».
3 kʁɑ̆klo « hareng non vidé, fumé ». Considéré comme un mot de 
Boulogne.
4 kʁaklö « hareng très salé et très fumé, de longue conservation ».
10 du « hareng peu salé » ; balötɛ̃ « �let de hareng légèrement salé ».
10NE soʁi, 12E 13E söi « saurir ».
11 aʁɑ̃ d ɑ « harengs con�ts (vidés, bourrés de sel, disposés par lits 
dans un pot de grès, avec thym et laurier, en macération pendant un 
mois) ».
11 mɛt o bɑtɔ̃ « faire sécher (les harengs) sur un triangle de bois dont 
la base est garnie de pointes où ils sont suspendus ».
11W (À la saurisserie) ɛnɛː « tiges de bois sur lesquelles on en�le les 
harengs salés pour les fumer » ; kavaljeː « harengs dont la tête est 
endommagée » ; filtjɛʁ « ouvrières qui �lètent les harengs saurs et les 
empaquètent ».
13 pti du « hareng que l’on a laissé deux heures dans la saumure ».
13 kʁaklö : ce mot qui concerne une préparation de hareng a été cité 
spontanément par l’informateur, qui en a oublié le sens.
33 – l tɑ̃ pɑsɛ / a ʃyt sɛzɔ̞̃ / tut lɛ̞ mwɛ̞zɔ̞̃ j avwɛ dy pwɛsɔ̃ salɛ 
/ dɑ̃ l sɛ̞ / ɛ̃ / d la kɔ̞̃gʁə dɛ̞ vʁɑ // – a wi ᵈda // – dɛ̞ sɒ̆ʁdʁ // 
– i salɛ̞ tʊ // – tʊ / e dɑ̃ lɛ̞ mwɛzɔ̃ j avwɛ y rɑklɪ / sɛ ty s ke ʒ 
ɑ̃tɑ̃ y rɑklɪ // – [Enquêteur] wi // – puʁ dɛ̞ lɒ̆t de bwɛ̞ / pɑ̃dy ɔu̯ 
sɛ̞lɛ̃ / ʃ te pʎɛ̃ d̥ saʁdʁ də sɛ̞ʁ « – Dans le temps passé, à ce�e saison 
[en novembre], [dans] toutes les maisons, il y avait du poisson salé, dans 
le sel hein ! Du congre, des vieilles. – Ah ! Oui certainement ! – Des 
dorades. – Ils salaient tout. – Tout ! Et dans les maisons il y avait un 
râtelier. Sais-tu ce que j’entends, un râtelier ? – [Enquêteur] Oui. – Pour 
des la�es de bois suspendues au plafond . C’était plein de dorades de 
Sercq ».

lɛt p. (T) ; ?
øvr p. ? (SS) ; ? 

œv mɔl, lœv mɔl ; ?

//

lɛt ; 

lɛ̞t p. ; ?

lɛt ; lete
lᵉ͡ɛt ; lɛtɛlɛt ; lɛty

lɛt p.

lɛt ; lɛte

lɛt ; (ɛ̃ lɛte)

lɛt ; lɛte

lɛt ;
lɛt ; 

lɛt ; lɛte

lɛt ; ɑ̃ lɛt

lɛt ; ɑ̃ lɛ, lɛty

lɛt ; lete

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛtø

lɛt ; ?

lɛt ; lɛty

lɛtø
lɛtu

lete
lety

mɛ̞k p.  ; ?

lɛt ; lɛt ; lɛte

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛte

× ; (an lœf, ɛ̃ mu)

lɛt ; lɛte

lɛt ; lete

lɛt ; ×

lɛt ; lɛty

?

lɛt ; ʁöɟy

lɛt 
28S

ʁɔg

9SW

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

9SW

16SE

12SE

35E

lɛt ; lety

lɛt ; lety

lɛt ; lety

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛtʏ

lɛt ; lety

lɛt ; lɛty

lɛt ; lɛtø
lɛt ; lətʏ

lɛ̞t ; lɛty

le m. ; ?; le m. 

rɔg a lɛ ; lɛtø

lɛt ; lɛte

lɛt ; lete lɛt ; lete

× ; (œn lɛt) 

lɛt ; lete

lɛt ; lete

lɛt ; lɛtɛlɛt ; lety

lᵉ͡ɛt ; lɛtɛlɛt ; lɛte

lɛt ; lɛtɛlɛt ; lete

lɛt ; lete

lɛt ; lɛte
lɛt ; ×

16NE lɛt ; ×
lɛt ; lete

lɛt ; lɛtøletø
lɛty

lete
lɛty

lɛ̞ty
letɛ

mɔlz øvr p. (SO, Tté) ; ?

37E
lɛt ; //
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80. ROGUE ; (hareng) ROGUÉ
Quest. 121a et b ; ALN 607 « les œufs (de hareng) », 607* « un hareng qui contient des œufs »

  PONDRE (en parlant du hareng)

? ; ʁögɛi̯ (ɛn ʁɔg dyʁ)

? ; ʁögɛ̞, (œn ʁɔk)

ʁŏg ; (ɛn ʁɔg)

ʁɔg ; ʁodʲy

Les mots entre parenthèses signi�ent « un hareng rogué ».
1 lə ɦṵɔ̰ désigne spéci�quement la rogue du hareng ; lə ɦɔ « les œufs 
des gros poissons ».
36 de kujɛt « des petits œufs (de poisson) ».

Pondre (en parlant du hareng)
ʃte 15 29
ʃte sa ʁɔg̥ 38
deʁɔge 37
15 29 ʃte signi�e aussi « expulser la laitance ».
24 i fʁiː « ils frayent ».
36 le ʁɔg sɔ̃ paʁe a ʃte « les œufs sont prêts à être expulsés ».
38 En parlant d’un hareng : ʁɔge « produire des œufs ».
DICTONS :
4 a l tusɛ̃ eʁɛ̃ plɛ̃ / a sɛ̃ nikölɑ ʒysk ɛ̃ bɑ d nu mɑ « à la Toussaint, 
[le] hareng [est] plein, à la saint-Nicolas, [on en pêche tellement qu’il 
remplit notre bateau] jusqu’en bas du mât ».
5 a l tusɛ̃ / eʁɛ̃ plɛ̃ʲ « à la Toussaint, hareng plein ».
1 il e buvɑʁ « (le hareng) il commence à couler ». 
1 13NE 14 fʁɑ̃ (en parlant du hareng) « plein ».
4 buvăʁ (adj. ou n.) « (hareng) qui a commencé à pondre ». 
11 buzaʁ « hareng sur le point de frayer ». 
12 13 buːzaʁ « hareng sur le point de frayer ». Il est moins bon, la 
rogue est molle (12).
14 buːzaʁ, gʁo vɑ̃t « hareng en période de ponte ».
15 buzø « hareng qui a récemment pondu ou expulsé sa laitance ».
27 buvɒʁ, 28S ʁɔɟy « hareng plein ».
36 « Le hareng est bouvard [buvaʁ] quand il a toute sa rogue devant ».
14 « Quand il (le hareng) pond la rogue elle vient comme du 
caoutchouc [kut͡ʃu] » ; « il (le hareng) va mourir en baie du Havre ».
25 « En pondant il est malade le hareng il maigrit alors il n’a plus aucun 
goût ».
36 aʁɑ̃ fʁɑ̃ « hareng mâle ». Il est « plus élancé ».

ʁɔg ; ʁɔɟy

øvr p. ; ? (T, SS)

œv dyʁ, ʁŏk ; ʁögɛ

//

ʁɔɡ̥ ; ʁɔge 

ʁɔ̞u̯ p. ; × 

ʁɔg ; ʁodʲe
ʁɔg ; ʁɔdʲeʁɔg ; ʁɔɟy

ʁɔg ; ʁɔge

ʁɔg ; ʁɔge 

ʁɔg ; ʁɔgɛ

ʁɔg ;

ʁɔg ; ɦɔdʲy

ʁɔg ; ʁɔdʲe

ʁɔg ; //

ʁɔg ; dyrz øvr p. (SO, Tté)

ʁɔg ; ʁɔgy

ʁɔg ; ʁɔgy

ʁɔg ; ɦögy

ʁɔg ; ʁöɟe

ʁɔg ; ?

ʁɔg ; ʁɔgy

ʁɔdʲy
ʁöɟe

ʁɔg

ɑ̃ gʁɛn
ʁɔdʲy

ʁɔg ; ʁöɟɛ
ʁogy ʁɔg ; ʁöɟe

ʁɔg ; ʁɔd͡ʒy

× ; ʁögaj, (an ʁɔk)

ʁɔg ; ʁɔge

ʁɔk ; ʁöɟe

ʁɔg ; ʁögy

ʁɔg ; ×

?

ø m. p. ; ?

ø m. p. ; ʁɔɟy

9SW

28S

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

9SW

16SE

12SE

35E
ø m. p. ; ʁöje ø m. p. ; ʁeje

ø m. p. ; ʁöge

rɔg a ø ; ʁɔdʲy

ʁɔg ; ?

ʁɔg ; ɦödʲy

ʁɔg ; ɦɔgy

ʁŏg ; ʁödʲy
ʁɔg ; ɦöd͡ʒy

ʁog ; ɦödʲy

ɦɔg ; ɦödʲy

ʁɔg ; ʁöɟy
gʁɔ̰n ; gʁɔnʏ

ʁɔg
fʁɨː ; ʁöɟy

ʁɔg
fʁɪː ; ʁöɟy

ʁɔg
fʁiː ; ʁɔɟy

ʁɔg
ʁɔk

ʁɔk ; ʁɔce
ø m. p. ; ×

16NE
ɦɔg ; ×

ɦɔg ; ɦɔɟe

ɦɔg ; ɦöɟe

ʁɔg ; ʁöɟe ʁɔg ; ʁɔɟɛ

× ; (œn ʁɔg)
ʁɔg ; ʁöge

ʁög ; ʁöge
ʁɔg ; ʁɔɟɛʁɔg ; ʁögy

ʁɔg ; ʁöɟɛʁɔg ; ʁöɟe

ʁögy
ʁötʲy; 

grɛnyːz øvr p. (SO, Tté)
; ?

; ?ɦṵo̰ m.

37E
ʁɔg ; //gʁɛn
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81. DES PETITS POISSONS SANS VALEUR COMMERCIALE
Quest. 127

  SP�T
  Quest. 123

  SARDINE
  Quest. 124

  DES PETITES SARDINES

  GROSSE SARDINE

  ANCHOIS
  Quest. 126

×

d la mənɥiz
d la bigaj
dy pwasöne
dy divɛʁ

1 Selon l’informateur, les tout-nus sont des poissons dont « on voit les 
boyaux à travers le corps » (des alevins ?).
4 dy fuʁʃɛ̃ « les petits poissons qui se trouvent avec les creve�es, 
quand on pêche à pied ».
6 « Chez mon grand-père / c’était sa mère qui vendait ça à deux sous 
l’assie�e ».
10 d la blɑ̃ʃ « des très petits poissons, pour la friture ».
20 sa vo pɑ ɛ̃ gɔbi « ça ne vaut rien ».
13 de mɑ̃ʒɛt (f.), 13NE de bugɔ̃ « des poissons dont il ne reste que 
des morceaux dans le �let ».
13NE d la glɛt « des poissons mous (à rejeter) » ; de lɔk (f.) « des 
poissons déchirés ».

Sprat (Spra�us spra�us)
spʁat 3 4 6 7 8 10 12 13 14 16 19E 21 22 23 24 31 35 36 37E 38
spʁɑ̆t 5
spʁa 29 30
spʁɑ 1 28 28S 31
spʁɑ 18W 19
eːpro 34(SO)
eplö 13 14
espʁɛt (f.) 2
øje 15 18 19E
øjɛ 15S
œje 17
œjɛ 16
gʁadœʁ 10
ku plat ? (f.) 36
d la mənɥis 28S
d la blɑ̃ʃ 13 15
7 Il est confondu avec la sardine.
29 Il est parfois confondu avec le prêtre.
35 aʁklɑ̃, ɛʁklɑ̃ « petit sprat » : dénomination a�ribuée au parler de 
Saint-Benoît-des-Ondes.
37E dy ɛʁklɑ̃ « des petits sprats ? ». 
37 On l’utilise comme appât pour le maquereau.

Sardine (Sardina pilchardus)
Le mot est bien connu, mais le poisson n’est pas pêché partout.
saʁdɛn 20 25E ; aussi à Toufreville-la-Corbeline (Seine-Maritime)
saʁdɛ̰n 24 25
sardɛin̯ 32(T, SPB, SSr, C, SS)
sardɹɪn 34(SO)
saʁdʁin 37E
sadʁin 37E
sɛdʁin 37E
30N dy kaplɑ̃ « des sardines fumées ».
35 ku plat « sardine plus grasse, plus huileuse, au dos plus bleu que la 
sardine commune » ; vɑ̃tuz « sardine moins bonne que la sardine 
commune ». Commentaire de l’informateur : « ça indique quand y a 
du vent à venir ».

Des petites sardines
d la minɛt 35 36
d la blɑ̃ʃɛt 19
d la blɑ̃ʃ 11
d la blãʃ 21
d la bjɑ̃ʃ 21
dy bulɛ̃ɟe 20
dy blace 11
21 L’informateur les décrit comme « des petits poissons qui vivent en 
bancs et qui sont chassés par le maquereau ».
30 d la ʃiːvɛl « de la très petite sardine, des alevins ».
36 vu kɥize sa pɛl ɛ bɔt « vous cuisez ça tel quel, en entier ».

Grosse sardine
saʁdin də dɛʁiv 22
kuʁøz 38
myljɛʁ 35
seːlɑ̃ (m.) 22 23 24
selɑ̃ (m.) 10 17 18 19 19E 20 21
sɛlɑ̃ (m.) 16
sɛlã (m.) 12
selɛ̃ (m.) 4 6
4 Considéré comme une variété de hareng à chair plus ferme et moins 
�ne, le célin est utilisée pour le pilchard.
6 Se pêche en septembre-octobre.
10 Les Anglais l’appellent « pilchard ».
21 On la pêche au �let maillant. 
22 Elle a les écailles plus larges ; on la pêche au �let à un mille de la côte.

Anchois (Engraulis encrasicolus)
ɑ̃ʃwɑ 4 16 22 29 30 35
ɑ̃ʃwɑ̆ 5 6
ɑ̃ʃweː 34(SO)
ɛ̃ʃwe 9
kɒ̆plɛ̃ 32(SPB) 
7 « C’est toujours des sardines ». Les informateurs n’identi�ent ni 
l’anchois ni la sardine. 

dy rfy (SSr)
d la mniːz (SS)

de t͡ʃyt͡ʃɛt

d la mnyz

?

?

+

d la mənɥiz̥

d la gɔdɑj

d la mnyz
d la bwɑj

d la menɥiːz̥

d la mənɥiz

d la mənɥiz

d la fʁityʁ tʁuvilɛz
d la gɔdaj

×

dy frɛtẽ (SO)
dy frɛt͡ʃẽ (SO)
dy fraplẽ (SO)
d la vniːz (SO)

d la bwɑj
d l abwɑj

d la mniːz
d la fɒk

d la mənɥiːz
dy bɛtɛ̃

d la mənɥiz
d la bʁutij

de göbi

de pistɔ̞̃
dy pɛsɔ̃ a ka

de bʁʊ
de bʁu

de divɛʁs
de ti pisɔ̞̃ blä̃
d la gödɑ̆j

de tu ny

d la mənɥiːz
dy bɛtɛ̃

dz jy nwɛʁ
dz ekɥij

d la fʁɨː

d la mənɥiːz

d la mniz

d la mənɥiz

d la mnyz
d la bigɑj

d la mniːz
dy fʁœtɛ̃

dy fʁɛtẽ
dy bʁu

dy bʁu
dy pɛsɔ̃ a ka

de pipil
(dy fuʁʃɛ̃)

dy væʁujaʒ̥
de pekaj ?

×
d la bigaj
dy tu vnɑ̃
dy divɛʁ

d la mediz
d la mniz

d la menɥiz

25E

30SE

27S

27NE

37E
de kʁiɲʁɔʃ
d l abwɑi̯
dy gɔbi
d la mnyz



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d'Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

82. ALOSE FEINTE ; ALOSE V�IE
Quest. 128 et 129

ɑ̆lɔz
alöʒ

aløz̥
(aløz̥ sŏmŏne)

ɑ̆lŏz

aloz̥ ; ?

(Alosa fallax ; Alosa alosa).
En l’absence de point-virgule, les deux poissons ne sont pas distingués.

J’ai aussi entendu feinte [fɛ̞̃t] pour les deux espèces, à Berville-sur-Seine 
(canton de Duclair, Seine-Maritime).
5 L’alose saumonée est tachetée.
6 fɛ̃t : la voyelle est brève.
13 La feinte se pêche en mer ; l’alose se pêche en rivière.
21 L’alose est considérée comme un poisson de rivière ; on ne la pêche 
pas localement.
28 Sa présence est un présage de vent.
30 À propos de l’appellation demouézelle : « c’est parce qu’on la pêche 
avec le maquereau qu’on l’appelle comme ça ». Celle qui a des taches 
(l’alose saumonée ?) est la meilleure.
35 fʁintjau̯ « poisson plus maigre, considéré une alose mâle ».
36 Certaines sont saumonées [somɔne].

fɛ̃t ; ɑ̆lɞz

aloz̥

aloz̥

?

fẽt

fɛ̃t ; aloz

fɛ̃t ;+

aloz
ʃat

flit ; aloz

flɛ̃t

dmwɛzɛl

fɛ̃t ; alos
fɛ̃n
fen

flɛ̃t

dmwɛzɛl
fʎẽt (SO)
fʎiː (SO)
ministr m. (SA)

aloz

alos

fɛ̃t ;+

+

?

fɛ̃t ;+

alos m.
fɛ̃t

fɛ̃t ;+

(fʁintjau̯ m.)
; aloz

; ?

fɛ̃t
aloz

;+

fẽt ; aloz
fɛ̃t ; aloz

aloz

?

alos

aloz
aloz
fɛ̃t

aloz

aloz

aloz
alos
dmwazɛl

mɒkʁo ɑ̠̃glɛ m.

18W

28S
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83. JEUNE CONGRE
Quest. 131c

  CONGRE
  Quest. 131b

  ANGUILLE
  Quest. 131a ; ALN 611

  (Pêcher l’anguille) À LA VERMÉE
  ALN 611* « la pêche à l’anguille à la vermée »

filaʁ

23 On le nomme bistoqueux parce qu’il s’enroule sur la ligne autour de 
l’hameçon.
Congre (Conger conger)
kɔ̃gʁ 1 8 12 13 20 25 26
kɔ̃gr (f.) 34(SO)
kɔ̞̃gʁ 25E
kɔ̞̃gʁ (f.) 33
kɛ̞ⁿgr (f.) 32(T)
kɛ̞̃ⁿg (f.) 32(SSr)
kɔ̃g 3 5 7 9 9SW 10 11 14 15 16 17 18 18W 19 19E 21 22 23  
 24 27 28 28N 28S 29 30 31
kɔ̃g (f.) 35 36 37 37E 38
kɔ̞̃g 2
kɔ̃k 6 7
kɑ̃k 4

ɑ̃gyl (f.) 29
ɑ̃ɟyl (f.) 25
ɑ̃dʲyl (f.) 34(SO)
ɛ̞̃dʲyl (f.) 32(T, SSr, C, SS)
bœf də mɛʁ 27
14 On distingue deux sortes de congres : le blanc (« c’est un voyageur / 
li ») et le gris (« c’est un congre d’épave »). On mangeait le foie de 
congre : « ça vaut le foie de veau ».
19 Le congre blanc est meilleur que le noir.
21 Selon le fond sur lequel il vit, le congre est blanc ou noir.
30 kɔ̃g də ʁɔʃ « congre de couleur noire » ; kɔ̃g də sab « congre 
gris-blanc ».
33 On distingue parmi les congres la blianche [bʎɑ̃ʃ] de la nère [nɛ̞ʁ]. 
On ne tue pas les congres, car la chair durcirait. Les palangres à congres 
sont appâtées avec de la vieille, du lieu, plus rarement du maquereau.
33 nu pœt avwœ d la kɔ̞̃gʁə stɔfɛ / e la kɔpwœ ɑ̃ ptit ʁɛ̃g / e pi 
t͡ʃɔpwɛ dz uö̯ɲɔ̞̃ bɛ̃ fɛː lɛ̞ mɛt dəsyː / dy bøʁ /dɛ̞ bʁɛd kʁœmz e 
dy sɛ e dy pwɛ̞vʁ e mɛt ʃuⁿna ɔu̯ fu « on peut manger du congre 
farci, le couper en petites rondelles et hacher des oignons très �ns, les 
me�re dessus, du beurre, de la mie de pain, du sel et du poivre, et me�re 
cela au four ». On fait aussi de la soupe avec la tête des congres.
33 On salait autrefois le congre dans des barils pour le manger l’hiver. 
Certains le faisait aussi sécher au soleil, maintenu ouvert par des petits 
morceaux de bois pour le conserver.
34(SO) kɔ̃gr (f.) « congre pêché au large » ; ɑ̃dʲyl (f.) « congre pêché 
à pied ».
20 kaut͡ʃu, mölɛn (f.) « congre mou, de mauvaise qualité ».
23 26 mölɛn (f.) « sorte de congre à chair molle, murène ? ».
33 kɔ̞̃gʁɪːʁ « cavité dans le rocher où se tient le congre ».

Anguille (Anguilla anguilla)
ɑ̃gij 9S 10NE 10S 11 12E 14E 17SE 30SE 31SE 35E
ɑ̃gij (m.) 10E 15E 16SE
ɑ̠̃gij 9SW
ɑ̃ɟij 10 14 15 36
ɑ̃giː 15NE
ɑ̃ɟiː 12SE 13E
ɑ̃gil 2 4
ɑ̃d͡ʒil 21
ɑ̃gɥil (m.) 5
ɑ̃gyj 16NE
ɑ̃dʲyː 19
ɑ̃gyl 24 26NE 29 30N
ɑ̠̃gyl 23
ɑ̃ɟyl 18S 18W 21S 28 28S 29
ɑ̃dʲyl 20 28E
ɑ̃dʲyːl 21
ɑ̃d͡ʒyl 22 22W
ɑ̃u̯dʲyl 25E
ɑ̃ɟøj 20
ɔ̃ɟy:l 21
ɛ̃dʲyl 22S 27NE 27 S
ɛ̃ɟyl 28N
ɛ̞̃ɟyl 21SW
ɛ̞̃dʲyl 23W
ɛ̞̃ɔ̞̃d͡ʒyl 27N
ɛ̞̃d͡ʒyl d jaö̯ dus 32(T)
pɛ̃pɛʁno (m.) 16 19 27
pipɛʁnɛ (m.) 25
pɑlink (m. ?) 1
15 ɑ̃ɟij d̥ sɑb « anguille de couleur blanche » ; ɑ̃ɟij d ʁɔʃ « anguille 
de couleur noire ».
16 L’informateur distingue la blonde, qui se pêche en mer, de la noire, en 
rivière.
17 pepɛʁnɔ (m.) « grosse anguille ».
28 pɛ̃pɛʁnɔ (m.) « anguille, verte ou bleue, que l’on pêche en rivière 
selon un informateur, en mer selon un autre ».
28S pɛ̃pɛʁnɔ (m.) « anguille qui se pêche en mer ».
28E ɑ̃dʲyl de valeːzɔ̃, 31SE ɑ̃gij d avalezɔ̃ « anguille que l’on prend 
en octobre, quand elle va vers la mer ».
31 ɑ̃gij də devalezɔ̃ « grosse anguille ».
3 ɑ̃ plɛ̃ i fəze l met͡ʃʲe d ɑ̃giʲ « ils pêchaient l’anguille en grand ».
21 On pêchait les anguilles en piétinant la vase pour les empêcher de 
s’enfuir.

(Pêcher l’anguille ) à la vermée
a la vɛʁmeː 28E 
a la vɛ̞ʁmɛ 28NE 
a la vɛʁmɒe̯ 26NE
a la up 2 
a la mɔʃ 31
e mɔʃ 31SE 
26NE a l epiɲø, 28E a l epiɲœl « (pêcher l’anguille) avec un 
hameçon �xé au bout d’un bâton ».

fwɛ

fwɛ̞ (T)

kɔ̃gɛʁjau̯

//

vigʁɛ

guʒɔ̃

//

gabiʲo

viːʁɑʁ
vigʁɛ

ʃɑ̃dɛl f.

//

vɛstɔ̃
fwɛ (SO)
filɔ (SO)
filres f. (SO)

töle
vigʁe

vigʁɛ

//

vigʁe
bistökø

//

//

//
//

//

//

//

//
//

//

viʁɒʁ

vigʁe

sjɛʁʒ
ʃɑ̃dɛl f.
veʁaʃ f.

ʃɑ̃dɛl f.

vigʁe

ʃɑ̃dɛl f.
flɛʃ f.

×

×

filaʁ

filaʁ
×

fwe

×

filɔ
filɔ

kɔ̃gʁəlɛ28S

28N
21S

19E

15S

11Wbezas f.

18W

37E
kɔ̃gʁijau̯
fwe
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84. ORPHIE
Quest. 132

ʁɔʁfi

(Belone belone).
Lorsque la forme dialectale du mot orphie commence par une voyelle, 
celle-ci est ou non en hiatus avec l’article. Pour donner ce�e indication, 
nous notons l’article qui a été recueilli avec le mot.
7 « C’est la famille avec les maquereaux ça ».
9 On fait sécher l’orphie entre deux rangées de clous, on passe un �l de 
fer dans le corps et on le suspend. Il indique ainsi la direction du vent.
15 L’orphie dévore le maquereau pris à l’hameçon.
28 Il arrive en avril.
29 ʃɑ̃bʁɛlɛ̃, 30 ʃɑ̃bʁəlɛ̃ « petit orphie ».
33 On pêchait le lançon et l’orphie à la senne, en bateau.
33 ɔ j avwɛ tu pʎɛ̃ d̥ pwɛ̞sɔ̃ l tɑ̃ d la ɟɛʁ / ɔ la / dy ɔʁfɪ / mɔ̃ 
djœ / i sote / ɔ / puʁ savwɛ si j avwe dy pwɛ̞sɔ̃n ɛ̃ / y pti bwɛ 
kum ʃuⁿna / e ɑ̃vɪː / e pɪ // – [Enquêteur] a bɔ̃ i sot paʁ dəsy // 
– paʁ desʏ / e ʃ tɛ lɑ l tɑ̃ ki fo frymwœ la sɛ̃n / wɪ dja « Oh ! 
Il y avait tout plein de poissons pendant la guerre. Oh là ! De l’orphie, 
mon Dieu ! Il sautait, oh ! Pour savoir s’il y avait du poisson hein, un 
petit morceau de bois comme ça… on le je�e et … – Ah bon ! Il saute 
par-dessus ? – Par-dessus ! Et c’était le moment qu’il faut fermer la senne. 
Oui certainement ! ».
DICTONS :
28N a la mi ɑvʁɪ la sɛʃ e lə ɔʁfɪ / lə kuku s il eː la vɪ « à la 
mi-avril, la seiche et l’orphie, le coucou s’il est là vit ».
27N a la mi avʁɪ / l kuku e moʁ u vi / l lɛ̃ɔ̃ʃɔ̞̃ l aʁɔ̞̃d e l ɦɔʁfiə̯ « à 
la mi-avril, le coucou est mort ou vif, le lançon, l’hirondelle et l’orphie ».

yn ɔʁfiː f.

d l ɔrfi (SPB, C, SS)
yn orfi (f. ?) (T)
hɔʁfi (SPB, C)

l ɔʁfil
egɥiʲɛt f.
egɥiʲ f.

ɛ̃ ɔʁfi

dez ɔʁfy

yn ɔʁfli f.
yn ɔʁfʁi f.

ɛ̃ ɔʁfiː

dy ɔʁfi

l ɔʁfi

matʲø ᵈ bɛt
yn ɔʁfi f.

d l ɔʁfi

yn ɔʁfli f.

hɔʁfi
d l ɔrfi (SO)
hɔrfɪ (SO)

ɦɔʁfi

l ɔʁfi f.

ɛ̃n ɔʁfi
baʁömɛt
maʁkəvɑ̃

ʁɔʁfi

ɦɔʁfi
ʁɔʁfi

d l ɔʁfɪ
dy oʁfɪ
hɔʁfɪː

ʁɔʁfi

ʁɔʁfi

ɦɔʁfiə̯

l ɔʁfi

yn ɔʁfi f.
bekasin f.

ɛ̃n ɔʁfi

bekas f.
egɥiʲɛt f.

ɛ̃n ɔʁfi

ɛ̃n ylfi

yn ɔʁfiː f.
yn egœjɛt f.

yn ɔʁfi f.

ɛ̃n ekɛʁfi

kɔʁly

egɥiʲɛt f.

ɛ̃n ɔʁfi
egɥiʲɛt f.

ʁɔʁfi
egɥiʲɛt f.

ʁɔʁfi
egɥiʲɛt f.

ʁɔʁfi
egɥiʲ f.
egɥiʲɛt f.

ɛ̃n ɔʁfi

ɛ̃ ɔʁfi
ɛ̃ ɔʁfɪ

œn ɔʁfi f.28S

28N

27N

18W
19E

37E
ɛgɥiʲ f.
ɛgɥiʲɛt f.
flit f.
gʁy f.
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85. HIPPOCAMPE
Quest. 133

4 On le fait sécher. Les mouvements de sa queue vers le bas ou le haut 
servent de baromètre et indiquent l’humidité.
14 « C’est un petit porte-bonheur / Jeannot l’avait pris pour aller au 
certi�cat ». On en gardait dans un aquarium ; lorsqu’ils s’agitent, c’est 
signe d’orage.
15 On le conserve dans un bocal ; c’est un porte-bonheur.
38 On le conserve dans un bocal ou on le fait sécher.

ʃəval də mɛʁ
ʃfal maʁɛ̃
ipökɑ̃

ʃfal maʁɛ̃

ʃfal
ʃfal maʁɛ̃

ʃəval də mɛʁ
ˈzeə pɛ̞ʁt

ʃfal maʁɛ̃

ʃfal maʁɛ̃

ʃəval maʁɛ̃ʒvɒ̆ d mɛ (SO)

ʃfal maʁɛ̃
bide d mɛ̆ʁ
ipökɑ̃t

ʃəval də mɛʁ

ʃfal

ʃfal maʁɛ̃

bide maʁɛ̃

×

×

ʃfal də mɛʁ

ʃfal maʁɛ̃
ipökɑ̃t

ʃfal maʁɛ̃
ʃfal də mɛʁ

ʃfal maʁɛ̃
ʒva d mɛ

ʒva d ma
ipɔkɑ̃

ipɔkɑ̃k
ipɔkɑ̃

ʃfal maʁɛ̃
ipökɑ̃

ʃfal maʁɛ̃

ʃfal maʁɛ̃
ʒwa

ʃfal maʁɛ̃

?

ʒva d mwɛʁ

ʃfal maʁɛ̃
ipökɑ̃t

ʃfal də mɛʁ
ʃfal maʁɛ̃

ʃəval də mɛʁ
ipökɑ̠̃t

ʃfal də mɛʁ
ʃfal də mɛʁ

×

×

ʃəval maʁɛ̃

ipökɑ̃t
ʃəval də mɛʁ

ʃfal də mɛʁ

ʃfal də mɛʁ
ipökɑ̃t

ʃfal də mɛʁ
28S
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86. SYNGNATHE
Quest. 134

5 « On les laisse même sécher pour me�re sur une aiguille pour tourner 
au vent ».
7 « On les met sécher et on les met sur une �celle / ils oscillent ».
8 « C’est dur comme du bois / et alors quoi que les vieux faisaient / ils 
le posaient bien sus le bateau / puis ils me�aient des petites [?] pour le 
maintenir bien droit ». Lorsqu’il était sec « ils passaient une épingle là 
avec un petit bout de �l / alors c’était une giroue�e intérieure et neuf sur 
dix vous pouvez regarder dehors / y a pas une maille de vent / vous 
regardez / ah ! on va avoir tel vent ! »
12 « Quand y a du mauvais temps il a la queue qui remonte »
15 On en faisait des chaînes ou des bracelets.
16 On rentre la queue dans le « bec », en formant un anneau (ou une 
chaîne s’il y en a plusieurs), et on l’accroche dans le bateau.
17 On en fait des colliers.
19 Une fois séché, « sa queue remonte au changement de temps ». On 
en fait aussi des colliers.
19E « Il ramollit quand le temps est humide ».
37 ɔ̃ n i fəze pɑ d̥ kɑ « on n’y faisait pas a�ention ».
38 « On fait des baromètres avec quand ils mollissent ».

?

pwasɔ̃ bɑʁɔmɛtʁ

egɥij f.
ˈnɑɭdə

sanjat f.

egɥiʲɛt f.

kulœv f.lɔ̃ neː (SO)

pɔʁtəplym

pɛʁsɑ̠̃

×

×

signak ?

baʁömɛt

ɑ̃dʲiʲ ᵈ vaʁɛk f.

?

pipɛ̞̃ (T)

pɔʁtəplym

?

×
pɛʁsɑ

×

×

pɒsɔ̃ d vʁo
tɒl bweː

×
pɛsɔ̃ pɔʁtbɔnœʁ
pɛsɔ̃ ᵈ ʃɑ̃s

×

×

gʁibɛn f.
gʁivɛn f.

baʁömɛt
mɛʁkvɛ̃

baʁömɛt

baʁömɛt

?

baʁömɛt
tɛt əd bide f.

baʁömɛt

baʁömɛt
baʁömɛt

baʁömɛt

baʁömɛt

?

pɔʁtəplym 18W
19E
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87. MORUE ; PETITE MORUE
Quest. 135 ; ALN 606 « morue »

  ÉGLEFIN
  Quest. 120

(Gadus morrhua). 
En l’absence de point-virgule aucune dénomination spéci�que ne 
s’applique à une petite morue. 
2 möʁyɛt « petite morue qui ne dépasse pas la taille de trente 
centimètres » ; dögɛt, möʁyɛt a file « morue d’environ un kilo » ; 
kabiljɔ (m.) « morue d’un kilo à un kilo et demi ».
6 27 29 On fait la distinction entre cabillaud « morue fraîche » et morue 
« morue salée ».
6 Un baiseux [ɛ̃ bezø] est plus petit qu’un houvelet [ɛ̃n uvle].
12 15 Gabillaud est un mot d’introduction récente.
14 On connaît la « morue grise » et la « morue foncée » ; ce�e 
dernière est « une voyageuse ».
21 Gabillaud est le nom de la morue chez le poissonnier.
28S La mouorue est la morue fraîche, le merlu la morue salée.
30 möʁy fʁeʃ, 37 mɔʁy fʁɑʃ « morue fraîche » ; 30 möʁy sale, 37 
mɔʁy sale « morue salée ».
34(SO) œ̃ lod͡ʒi « une morue mâle ».
36 37E kawan « grosse morue ».

Égle�n (Melanogrammus aegle�nus)
C’est un poisson peu connu des informateurs, qui se prend à la grande 
pêche, notamment sur les bancs de Terre-Neuve. 
Pour le mot ânon, on fait la liaison aux points 4 12 20 36, mais pas aux 
points 1 et 16. Je ne peux pas préciser pour les autres points.
egləfɛ̃ 6 9
eglœfɛ̃ 8
ɛgləfɛ̃ 7 11W
eðik (f.) 34(SO)
anɔ̃ 1 4 10 12 13NE 15 16 20
ɑnɔ̃ 36 37E
buʁik (f.) 37E
buʁiko 10 12 13 13NE 15 30
gʁelɛ̃ 13
kalvɛs 13NE
kalevĕs 4
kalivɛs 12
kanape 5
sɛ̃pjɛʁ 1
mɛʁlyʃ (f.) 5
alibut 13NE
pʁutpʁut 12
somɔ̃ blɑ̠̃ 12
vlɑz witiŋ 1
1 « Il a les doigts de saint Pierre ».
29 Il avait échappé à saint Pierre, qui lui a dit : « tu ne seras jamais qu’un 
âne ».

möʁy fʁɑ̃ʃ ; mɔʁvɛt

mɔʁy ; pistɔ̃ m.

mwöðyː (SB)
mwɔðyː (SO, Tté)

möʁy ; mɔʁɥɛt

; 

mɔʁy ; mɔʁɥɛt

mwöʁy ; mɔʁvɛt

möʁy

mwöryː (T, SSr, C, SS)
mwɔryː (SPB, SS)

möʁy

mɔʁy ; mɔʁɥɛt

muʁyː ; mɔʁɥɛt

mwöʁyː

mɔjyː fʁɑ̃ʃ ; mɔʁvɛt

mwʊʁyː
gabiʲo m.

möʁy ; gabjö m.

muʁy
gabiʲö m.

muʁyɛt
dɔgɛt

möʁy ; 

mɔʁyɛt
mɔʁɥɛt

gɑ̆biʲö m.
gɑ̆bjö m.

mɔʁy
kabiʲo m. ;

mwöʁʏ:
mwuʁʏ:
mwɛʁʏː

mwɔlyː
mwɔjyː
mwɔyː

möʁy fʁɑ̃ʃ

möʁy
kabiʲo m.

möʁy
gabiʲo m.

mwöʁyː

möʁy

möyː
gabiʲo m.

möʁy ;

mweʁy

muʁy̆
gɑ̆biʲö m.

mŏʁy

muʁy ; 

uvle m.
bezø m.

möʁyɛt
möʁyɛt a file
dögɛt
kabiljɔ m.

möʁyː
gabiʲo m.

; mɔʁɥɛt

mɔʁɥɛt
bezɛt
papiʲɔ̃ m.

möʁy ;

mɔʁy ; mɔʁɥɛt

möʁy
gabiʲo m.

moʁy ; dögɛt
völtiʒœʁ m.kabiʲo m.

gabjö m.

möʁy ; mɔʁwɛt

möʁy ; mɔʁɥɛt
möʁy ; mɔʁɥɛt

möʁy ; mɔʁyɛt

möʁyː

möʁyː
; mɔʁɥɛtkabiʲo m.

; mɔʁɥɛt

9SW

13NE 

19E28S
mwɔʁyː

mwöʁyː

möʁyː
möʁyː

15E

10NE

23W

26NE

27S

28S

30SE30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

9SW

16SE

12SE

35E

möʁyː

mɔʁyː

möyː

möyː

möyː

möy

möyː

mɔʁyː

möyː

möʁy

mŏʁymöʁy

mɛrly m.
mɛrly m.

möryː ; mɛrly m.

mɛrly m.

mwöʁyː 
mɛʁly m. möʁyː ; mɛʁly m.

mæʁlʏ m.
möʁʏː

muʁʏː

muʁʏː

muʁʏː

mwɔʁyː

mölyː

muö̯yː

muyː

möɦʏː

muʁʏ

gabiʲo m.

; mɛʁly m.kabiʲo m.

37E
mɔʁy ; pistɔ̃ m.
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88. TACAUD
Quest. 120

  PETIT TACAUD
 
  CAPELAN

  MERLAN
  ALN 605
  
  PETIT MERLAN

(Trisopterus luscus).
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
3 al fe sez jy d gɔd « elle fait ses yeux de tacaud » (sens ?).
4 dez jy d plus « des gros yeux ».
5 Pourquoi plousse / parce que ça a des gros yeux puis que ça dort 
toujours / voilà le pourquoi ».
19 il a dez jø d gɔd « il a les yeux fatigués, il a fait la fête ».
35 On l’appelle bourrot parce qu’il a un gros ventre.
7 « Quand vous pêchez c’est au pied d’une épave ».
11 gödɛn (f.) « lieu où l’on pêche beaucoup de tacauds ».
25 gɔdʲiʁ (f.) « lieu où se trouvent les tacauds, notamment les épaves 
sous-marines ».
23 Selon l’informateur, on distingue à Cherbourg la gode de rade [gɔd 
də ʁad], qui est petite et très bonne, de la gode du large [gɔd dy laʁʒ], 
qui est grosse et peu délicate.
30 Gode est « le mot chez le poissonnier ».

Petit tacaud
gɔdɛn (f.) 25E
gɔdɛt (f.) 19 20
gɔdiʲɔ̃ 28
gɔd a ka (f.) 67E
göbi 11W 12
d la gödɑj 13 16
37 suflɛ « gros tacaud ».
23 gɔd syœ̯̈ « tacaud de mauvaise qualité ».

Capelan (Trisopterus minutus)
kaplɛ̃ 34(SO) 
vɔʁle 20 
gɔd (f.) 1

Merlan
mɛʁlɑ̃ 1 7 10 19E 25 27 28 29 31 35 36 37 38
mɛʁlɑ̃ d̥ taj 10
mɛʁlɑ̠̃ 26
mɛʁlã 10S 25E
mœʁlɑ̃ 28N
mæʁlɑ̠̃ 21SW 28NE
mæʁlɛ̃ 22W 27W
mæʁlɛ̞̃ 27S
mɛʁlɛ̞̃ 22S 27N 
mɛʁlɛ̃ 2 3 4 5
meːlɑ̃ 12SE 15 16NE 22 23 30
melɑ̃ 11 12 12E 13E 14 14E 15NE 16 17 18 20 21 21S
mɛlɑ̃ 19 28S
məlɒ̃ 28S
melã 13
meːlɔ̃ 24
melɛ̃ 8
mɛˡlɛ̃ 6
mɛˡlœ̃ 6
mejɛ̃ 8
ljœ 32(SS) 34(SO)
jœ 34(Tté)
gri ʎœ 34(SO)
ly 32(T, SPB)
lyː 32(SSr)
lʏːk 33
ljɔtɛ̃ 32(SS)
jɔtɛ̃ 32(SPB, SSr, SS)
göɲø 10NE 
wɒi̯tiŋ 32(C)
witiŋ 1
2 mɛʁlɛ̃ bʁiʲɑ̃ « merlan pris à la palangre ».
1 paʒö, pytasu « merlan bleu (Micromesistius poutassou) ».

Petit merlan
göɲø 11 13 13NE 16 17 18 20
gɔɲø 10 12
göjo ? 10
kɔ̰ɲø 14
ljœtẽ 34(SO)
mɛʁly 15
mɛʁlyʃɔ̃ 19 29 35

gɔd

gɔd

ʃaʁl m.

gɔd

ɟitɑ̃ m.

gɔdtabyːl (SO)
fjabɔ m. (G)
fjabœ m. (SJ)
burɛ m. (G)
bwoðɛ m. (SM)

gɔd

gɔd

gɔd

gɔd
plus

buʁo m.
ɟitɑ̃ m.

gɔd

gɔd

?

pɛ̞̃ʃæt (SPB)
pɛ̞̃ʃɛt (T, C)
myrly ? m. (SS)

gɔd
gɔd

tɑ̆ko m.

gɔd

gɔd

gɔd gɔd

gɔd

gɔd

gɔd
gɔt

gɔd
tup

gɔt

pluːz

gɔd

ɟitɑ̃ m.
d͡ʒitɑ̃ m.

gɔd
pulgɔd gɔd

gɔd

puːl

gɔd

gɔd
plus

gɔd
pluz

gɔd
gɔd

gɔd

gɔd

gɔd
gɔd

gɔd28S

28N
18W

15S

13NE 

11W

10NE

37E
ɟitɑ̃ m.
ʃaʁl m.
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89. LIEU JAUNE ; LIEU NOIR
Quest. 139 et 140

  PETIT LIEU JAUNE

  GROS LIEU JAUNE

(Lieu jaune : Pollachius pollachius ; lieu noir : Pollachius virens). 
En l’absence de point-virgule, le(s) même(s) mot(s) désigne(nt) les 
deux espèces.
1 L’informateur indique que « le lieu blanc ressemble au lieu jaune ». 
Nous n’avons pas pu identi�er le lieu blanc.
8 L’informateur connaît le colin, mais dit qu’il ne se pêche pas 
localement. Le lieu jaune se trouve selon lui « dans les mers du nord ».
10 La dénomination colin s’applique surtout au lieu jaune commer-
cialisé en �lets.
13 ʃofœʁ də taksi « appellation plaisante du lieu noir » (en référence 
aux taxis anglais, selon l’informateur) ; 23 Selon un informateur, le lieu 
noir est appelé chau�eur [ʃofœʁ] sur les chalutiers de Cherbourg.
14 À propos du lieu jaune : « y a le bleu et le gris / nous on préfère le gris ».
18 « Normalement le colin c’est le merlu ».
24 Pour le lieu noir, l’informateur distingue entre le colin de rade [kölɛ̃ d 
ʁad] et le colin de côte [kölɛ̃ d̥ kot].
33 Pluriel lʏː. Merlan, lieu jaune et lieu noir sont des lus [lʏː].
33 sy nuo̯ lɛ̃ɲ a lʏː j avwɛt y pjɔ̃ tut lɛ̞ tʁɛ̞ bʁaʃ / ʃ ɛ̞ die̯zɥi pɪːe̯ 
/ si t etɛ̞ vnʏ duv də la mwɛʁ d͡ʒ eʁɛm dɪ ty tjɛ̃ʁa ɔ katʁiɛm 
pjɔ̃ / lə pwɛ̞sun ɛ̞ lɑ « sur nos lignes à lieus il y avait un plomb 
toutes les trois brasses – c’est dix-huit pieds –. Si tu étais 
venu avec de la mer, nous aurions dit tu garderas [ta ligne] au 
quatrième plomb, le poisson est là ! ».

Petit lieu jaune
gʁɛlɛ̃ 13
ly 18W
ʎœtẽ 34(SO)
jɔtɛ̞̃ 32(C, SS)
köline 11
kɔlino 11 16 20
kölinö 27
mɛʁlyʃɔ̃ 4 (se pêche près de la côte)
lɔʁicɛ 36 (mot attribué aux pêcheurs de Chausey)
24 köline « petit lieu noir »

Gros lieu jaune
mɛʁly 14
kölɛ̃ 19
vidɑ̃ 34(SO)

gʁɛ̞lɛ̃

ljø ʒon ; kölɛ̃ 

ljø ʒon ; ljø nwaʁ

+; kŏlɛ̃

kɔlɛ̃

kɔlɛ̃ ;+

? ; 

+

ljø
kölɛ̃

ly

gʁelɛ̃ ; kölɛ̃ 

lʏk ; bʎɑ̃ lʏk

ly d̥ fɛ̞̃ (SPB)

ljø ʒon ; ljø nwaʁ

kölɛ̃ ; ljø nwaʁ

kölɛ̃ ; 

ljø ; ljø nwɛʁ

kɔlɛ̃ ; kɔlɛ̃ nwaʁ

kɔlɛ̃ ; ljø
gʁɒlɛ̃
gʁelɛ̃

gʁɛlɛ̃ ; 

ljø ʒɔn ; ljø nwaʁ

ljø ʒon ; ljø nwaʁ

ljø

ljø

ljø

ʎø (SO) ; kölẽ (SO)

ljø ʒɔn

ljø ʒɔn

ly (T, SPB, C)
grö ly (C)
grö nɛr ly (C);

kölɛ̃ nɛ
kɔlɛ̃ gajɑʁ

kɔlɛ̃ ;+

kɔlɛ̃ ;+

kölɛ̃
mɛʁly m., f. 

; ljø nwaʁ
kŏlɛ̃

kŏlɛ̃
sɔ̆mɔ̃ blɑ̃

ɥɛtən kol
ljø nwaʁ
ˈkol vɛs

;

glẽ
kɔlɛ̃

; ?

; kölɛ̃

gʁəlɛ̃
gʁɛ̃lɛ̃ 

gʁelɛ̃ ; kölɛ̃

gʁelɛ̃

ljø
ʃofœʁ

; 

; ʃofœʁ

kɔlɛ̃
kɔlɛ̃ nwaʁ

; 

kölɛ̃
mɛʁlyʃ f.

; kölɛ̃ nwăʁ

mɛʁlyʃ f.
mɛʁlyʃ ʒɔn f.

; ?

;+kölɛ̃

ly ;+
kölɛ̃

ljø ;+kölɛ̃

kölɛ̃
mɛʁlyʃ f.

kölɛ̃ ; 

ljø, ljø ʒon ;+

ljø
kɔlɛ̃ ;+

ljø
kɔlɛ̃ ;+

28S

//

19E

13NE 

11W

kölɛ̃
somɔ̃ blɑ̃

ljø blɑ̃

ljø
ljø ʒon

mɛʁlyʃ f.

37E
ljy, lju
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90. LINGUE COMMUNE
Quest. 141

  LINGUE BLEUE

  MERLU

(Molva molva).
1 Julienne est le nom de la chair du poisson, une fois préparé.
5 « Y a certaines personnes qui disent julienne ».
6 Celle qui a la peau lisse est meilleure que celle qui a la peau rugueuse.
12 Elle est commercialisée sous le nom de julienne.
13 La lingue est pêchée par les chalutiers.
14 30 Ce poisson ne se pêche pas localement.
34(SJ) bido (m.) « très grosse lingue ».

Lingue bleue (Molva dypterygia)
elɛ̃g blø 4 
ʒyljɛn bataʁd 10
elẽg bataʁd 12

Merlu (Merluccius merluccius)
mɛʁly 4 5 6 7 8 10 13NE 20 21 22 23(?) 24 27 36
mɛʁlyʃ (f.) 2
mɛ̞rlyʃ (f.) 34(SO)
mɛʁlyʃɔ̃ 21
kɔlɛ̃ 1
kɔlɛ̃ blɑ̃ 4 10 12 13
kanape 1 10 13NE
ɑk 1
? 12 32 33 35 37 38
+ 9 14 15 16 17 18 18W 19 19E 25 26 29 30
5 On distingue le merlu blanc et le merlu noir.
7 Le merlu est pêché par les « grands chalutiers ».
8 Le merlu n’est pas pêché localement.
12 kɔlino « petit merlu ».
13 13NE 24 36 mɛʁlyʃɔ̃ « petit merlu ».

elẽg
elẽg fʁɑ̠̃ʃ

?

fos mɔʁy

+lẽ m. (SO)

möʁy lɛ̃g

?

elɛ̃k, (ʒyljɛn)

fos möʁy
ʒyljɛn

moʁy lɛ̃g

elɛ̃g

lẽg

lɛ̃g (SPB, C)

ʒyljɛn

muʁy lɛ̃g
mwɔlyː lɛ̃g

+

mwoʁy elɛ̃g

mɔjy lɛ̃g

mwoʁy elɛ̃g +

lɛ̃g

+

elɛ̃g

ʒyljɛn
lɔʃ ?

möʁy lɛ̃g
ʒyljɛn

elɛ̃g

lɛ̃g
ˈlɛjə
(ʒyljɛn)

?

lẽg
lɛ̃g

elɛ̃g ʒon 
ʒyljɛn

lɛ̃ɡ̥

möʁy lɛ̃g
ʒyljɛn

+
ʒyljɛn

ʒyljɛn

?

+ 18W
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91. SAINT-PIERRE
Quest. 144

(Zeus faber).
1 Il porte les empreintes des doigts du Christ à la multiplication des 
pains.
2 « Il a le doigt de saint Pierre ».
7 « Normalement c’est une dorade […] c’est parce que c’est le premier 
poisson que saint Pierre a pêché / que son pouce est resté marqué dessur 
/ puis i paraît que c’est vrai hein ! »
12 On le surnomme « poisson de Dieu » ou « poisson des dieux ».
15 Saint Pierre l’aurait tenu entre ses doigts, mais l’aurait remis à l’eau 
parce qu’il grognait.
19 « Il a le pouce de saint Pierre ».
23 26 29 30 Il a la marque des doigts de saint Pierre.
24 « Les tâches noires c’est les doigts de saint Pierre ».
25 « Il a le pouce à saint Pierre sus le dos ».
33 34(SO) Il porte les marques des doigts du Christ.
38 « Ils forment les doigts de saint Pierre ».
6 « Le vrai saint-pierre c’est un poisson rond comme un colin ».
28 balis, balistʁ, fo sɛ̃pjeʁ « baliste commun (Balistes capriscus) ».

sẽpjeʁ
döʁe

sɛ̃pjɛʁ

pul də me f.

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjɛʁ

ʒɑ̃ döʁe

sɛ̃pjeʁ

lœn f.

duːʁɛ f.
duɛ̯ʁɛ̞ f.

ʒɒ̰ dɔrɒ (C)
ʒɒ̰ dɔrɒi̯ (T, SPB)
d͡ʒɔn dɔrɒ (SSr)
d͡ʒɔn dörɐ (SS)

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjɛʁ

mæʁi sɑ̆lŏp f.

döʁad f.
pul f.

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjeʁ

sɛ̃pjeʁ
sɛ̃pjɛʁ

lœn f.
gʁɔmø

lyn f.

ʒɑ̃ dorɛ (SO)
dwɔðeː f. (SO)

sɛ̃pjɛ̆ʁ

ʒɑ̃ döʁe

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjeʁ

sɛ̃pjɛʁ
sɛ̃pjɛʁ

sölɛj
zanə ˈvɛs

pul də mɛʁ f.

lœn f. lyn f.

sɛ̃pjɛʁ
sɛ̃pjɛʁ

ʒɑ̃ döʁe
sɛ̃pjɛʁ

ʒɑ̃ döʁe
sɛ̃pjĕʁ

sɛ̃pjɛʁ
sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjeʁ

sɛ̃pjɛʁ

sɛ̃pjeʁ
28N sɛ̃pjeʁ

sɛ̃pjeʁ
28S

18W

13NE 

11W

37E
sɛ̃pjɛʁ
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92. CHINCHARD COMMUN
Quest. 145

(Trachurus trachurus).
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
16 ʁɔbinɛt (f.) « petit chinchard ».
18 19E 28 On dit que c’est la femelle du maquereau.
33 dy hosmakʁœl / kɑʁœ̝ / ty pœ l mɑ̃d͡ʒɪ / mwɛ j a ʁɛd dez 
eʁɛk dədɑ̃ / j u k il e bwʊ̰ ʃ ɛ̞ li halœ lz ɛ̞kʁɛd / e pɪe̯ l uvʁi / 
l mɛt a ski o sɔu̯lɛ / e pi l ʁɔu̯ti dvɑ̃ l fœ̜ « du horse mackerel / 
cârré [chinchard] / tu peux le manger mais il y a beaucoup d’arêtes 
dedans. Là où il est bon, c’est quand tu enlèves les écailles et que tu 
l’ouvres, que tu le mets à sécher au soleil et le fait griller devant le feu ».
38 « Son vrai nom c’est dreinig ».

kɑʁjau̯ m.

kɒʁɛ m.

kaʁɑ̃g

kaʁɛ̃g

kaʁɛ̃g

kaʁɑ̃g
bɔn sœʁ
ʁöbinɛt

hɒs m. (SPB)
hos makrɛ m. (SSr)
hɑs makrɛ m. (SS)
hɑs mɒ̆krɛ m. (T, SPB)

kaʁɑ̃g

kaʁɑ̃k

kaʁɑ̃g

kaʁɑ̃g

kaʁɛ̃g

kaʁɔɲ
kaʁɑ̃g
sɛ̃ʃaʁl m.

kɒrɛ m. (SO)

?

kaʁɛ̃g

kɑʁjau̯ m.

kɒʁɛ m.

kaɦɑ̃g

kaʁɑ̃g

kaʁɛ̃g
puːɦ m.

kɑʁjau̯ m.
dʁɛi̯nik m.
kezɛk m.

kɒʁœ̜ m.

kaʁɑ̠̃g

kaʁɛ̃g
kaʁɔɲ
kalɔn

kaʁɛ̃g
kaʁɔɲ

kaʁɔɲ r.

köʁɛ̃g
köʁɛ̃t

pɛʁ makʁö m.

kaʁɛ̃g

kaʁaɲ
kaʁɛ̃ɲ
ʁöbinɛt
sẽʃaʁ m.

kaʁɑ̃g f.

kaʁɑ̃g
ʁöbinɛt

kaʁɑ̃g
kaʁɛ̃g
kaʁuʒ m.

kaʁɛ̃n

kaʁɑ̃g

kaʁɛ̃k

kaʁɛ̃g̥

kaʁɑ̃g
ʁöbinɛt

kaʁɑ̃g

ʃẽʃaʁ m.

kaʁɑ̃g
ʁöbinɛt

kaʁɑ̃g

kɑʁe m.

kaʁɑ̠̃g
mɑkʁɛl

kɒʁɛ m.

11W

13NE 

kaʁɑ̃g

15S

19E
18W

28S

//
37E

kɑʁjau̯ m.
dʁai̯nik
makʁøz
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93. BAR COMMUN ; PETIT BAR
Quest. 146 et 147

(Dicentrarchus labrax).
3 baʁsje « pêcheur de bars ».
6 On le prenait dans les pêcheries.
12 lu « nom du bar à Boulogne », selon l’informateur.
29 baʁsɛ « petit bar, d’un poids maximal de 500 g environ » ; baʁsikö 
« tout petit bar ».

bɒʁ ; ?

baʁ ; 

baʁ ;×

bɒʁ ; baʁse

baʁ ;× 

bɑ̆ʁ ;×

baʁ ; baʁbiʲɔ̃ ?

bɒ̆ʁ ;×

bɒ̆r (T, SPB, SSr, C)

baʁ ;

bɒʁ ; baʁse 

bæʁ ;×

baʁ ;×

bɑʁ ; 
baʁ ; ×

baʁ ;× 

baʁ ; bʁu ᵈ băʁ

baʁ ; eʁisɛt f.

baʁ ;

bɒ̆r (SO) ;×

bɑʁ

bar (SS)
; barsɛ (C, SS)

baʁse
baʁsikö

bɑʁs
;×

baʁ ; baʁsɛ

bɒ̆ʁ
bɒʁ ; baʁsɛ

baʁ ; baʁslɛ baʁ ; baʁbiʲɔ̃

bæʁ ;×

baʁsɛ
pwɛ̃t f.

baʁsɛ
ʁipɔ̃

baʁsɛ
baʁsjo

baʁ ; 
baʁö
baʁbitʲe
baʁbiʲɔ̃

bɒʁ ; baʁse
baʁsəlɛ

bɒʁ ; baʁsɛ
baʁsikö

baʁ ; baʁbö

baʁ ; baʁbo

baʁ ; baʁiʲɔ̃

baʁs ;× 

bæʁ ;× 

baʁ ; ?

baʁ ; baʁse
baʁsle

baʁ ; baʁbo 

baʁ ; baʁbiʲɔ̃
baʁ ; baʁbo

baʁ ;×

bɑʁ ; baʁse
baʁ ; baʁsɛ

baʁ ; baʁsɛ28S

28N

19E
18W

9SW

baʁ ; // 15S



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d'Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

94. DO�DE 
Quest. 149 et 150

  PETITE DO�DE

  SURMULET
  Quest. 148

Les mots qui précèdent le point-virgule dénomment la dorade grise 
(Spondyliosoma cantharus) ; ceux qui le suivent dénomment la dorade 
rose (Pagellus bogaraveo) ou la dorade royale (Sparus aurata), que les 
informateurs ne distinguent généralement pas. Les mots entre 
parenthèses dénomment des poissons connus mais non pêchés 
localement.
1 pwasɔ̃ d ʁɔʃ, klɛp fɛʃn « dénominations des dorades en général ».
23 bʁeːnje « pêcheur (et bateau) spécialisé dans la pêche à la dorade 
grise, en été (à la ligne de main) ».
25 dz y ᵈ bʁɛm « des yeux de femme légère ». pytɛ (f.) « dénomina-
tion de la dorade grise à Boulogne, selon l’informateur ». 
28 ʁwajal « dorade royale ». 
33 ʒ fəzɛm dɛ̞ lɛ̃ɲ puʁ hapwɛ lɛ̞ saʁdʁə nuo̯ / duv dy kʁẽ d la 
kuo̯ dɛ̞ ʒvɔ /a wɪː / e i fo k ʃə sɛi̯ y ʒva / pa yn ʒymɑ̃ / paskə 
kɑ̃ yn jumɑ̃ pɪːs u muo̯l lə kʁẽ « nous faisions des lignes pour 
a�raper des dorades nous, avec du crin de la queue des chevaux. Ah ! 
oui. Et il faut que ce soit un cheval, pas une jument, parce que quand un 
jument pisse elle mouille le crin ». 

Petite dorade
- Petite dorade grise :
piʁanö (m.) 22
piʁɔno (m.) 20
bʁeːno (m.) 29
- Petite dorade rose :
piʁɔno (m.) 20 36 38

Surmulet (Mullus surmuletus)
syʁmyle 7 8 9 11W 13 15 17 18W 20 23 24 26 27 30 31
syʁmylɛ 10 12 14 16 25 28 28S 29
sɔʁmyle 21
ʁuʒe 12 31
ʁuʒɛ 37 38
ʁuʒe d ʁɔʃ 12
ʁuʒe baʁbe 1 2 3 4 6 10 14 15 15S 19E 20 21
ʁuʒe baʁbɛ 13 16 18 19 26 28 30
ʁuʒɛ baʁbɛ 25 35 36 37 38
ʁuʒe baʁbiʲɔ̃ 28N
baʁbiʲɔ̃ 28N
baʁbɛ 15
baʁbe 24
baʁbaʁɛ̃ 1 2 10 12 13 13NE 16
myle baʁbe 7
myle ʁuʃ 4
ʁuʒ fʁɑ̃ 19
ruːʒ mylɛ 32(T, SPB, SSr)
rwoʒ mylɛ 32(C, SS)
rwɔʒ mylɛ 34(SO)
ʁuö̯ʒ myːlɛt 33 (pluriel : ʁuö̯ʒ mylɑe̯)
ʁuʒ alɛ̃ 14
mɑ̆lɛt (f.) 3 4 5
boʁt knɔʁɔ̃ 1
? 35
2 malɛt (f.) « nom du surmulet à Boulogne, selon l’informateur ».
7 On pêchait des surmulets jusqu’en novembre.
8 « Ça a le goût de poulet ». Et plus loin : « ça a le goût de veau ».
38 ty pœ hapwɛ d la ʁœ̝ dɑ̃ lɛ̞ tʁɛmlɑ / e dy ʁuöʒ myːlɛt « tu peux 
prendre de la raie dans les tramails ainsi que du surmulet ».
38 « Y en a qui n’ont pas de barbe ».

dɔʁad gʁiz ; 

bʁɛn nwaʁ ; bʁɛn ʁuʒ

bʁɛm ; dɔʁad ʁoz 

+; pagö m.

bʁem ; bʁem ʁoz

+

(döʁɑt) ; sɛ̃pjɛʁ ? m.

bjyː sɑrd (SSr, C) ; rwʊʒ sɑrd (SS)
sɑrd ; ruʒ sɑrd (T, SPB, SSr, C)

+

bʁɛm gʁiz ; bʁɛm ʁoz

 ; dɔʁad ʁoz

dɔʁad ; gʁoz jø m.

?

bʁem ; (doʁad ʁoz)

bʁɛm ; ?

nɛð brem (SO) ; sɒ̆rd (SO)

bʁɛm ; piʁɔnɔ m.

bʁɛm ;+

dŏʁad ; (dŏʁad ʁɔz)

bʁem ; döʁad ʁoz 

bʁen ;+

bʁɛm
bʁan v.

bʁɛ̞n
nɛʁ bʁɛ̞n

bʁɛm ;+
piʁanö m.

döʁad

döʁad
bʁen blø

bʁɛm gʁiz̥
bʁɛm nwɑʁ dɔʁad

bʁɛm

sɑt
sau̯tʁ

dɔʁad gʁiz

; ?

; saʁd
saʁdʁ

; bʁen
bʁen ʁoz

; döʁad
bʁen ʁoz

;+

; dɔʁad ʁoz

; dɔʁad ʁɔz
sebast f.

bʁɛm ʁuʒ
piʁano m.
dɔʁad

; 

dɔʁad ; piʁanɔ m.

dɔʁad
saö̯tʁ

? ; piʁano m.
bʁɛm ; döʁad ʁoz

(dɔʁad ʁoz)
(paʒo m.)

+; bʁem

dɔʁad gʁiz ;+

bʁɛm ;+ dɔʁad ;+

döʁad ;+bʁɛm ?

döʁad ;+

bʁɛn gʁiz ; ʁwajal
bʁɛn ; // 

bʁɛn ; ?

28N

28S 19E

11W
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95. VIEILLE COMMUNE
Quest. 151

  VIEILLE DE PETITE TAILLE 

  VIEILLE COQUE�E
  Quest. 148

(Labrus bergylta).
Les mots entre parenthèses dénomment les labres en général.
17 Ce poisson n’est pas pêché localement.
26 29 Pluriel : vʁɒ.
30 Pluriel : vʁɑː.
32(C, SS) Pluriel : vrɑː.
33 Pluriel : vʁɒ, vʁœ̜.
10 peʁöce (m.) « vieille mâle ».
23 gʁö vʁɑ pɛʁlö (m.) « grosse vieille de couleur rouge ».
25E Il y a deux sortes de vieilles : le perlé rouge [pɛʁlɐ ʁuːʒ]̥ et le perlé 
vert [pɛʁlɐ veʁ].
30 pɛʁleː « grosse vieille (de 2 à 3 kg) ».
36 pɛʁlei̯ « vieille très verte (ou tachetée de rouge ?) ».
38 duʁd̥ « grosse vieille (1 kg) ».

Vieille de petite taille
baʁ veʁ (m.) 30
vjeːjɔt 24
vjøʎɔt 23
vyjɔt 23
vʁako (m.) 22
tupɛt 25
gʁəlyːz 23W
ʁai (m.) 36
sanɛz 36
pɛ̞rs 32(C)
36 Le rahi est encore plus petit que la sanaise.
38 banan « petite vieille, de forme allongée ».

Vieille coque�e (Labrus mixtus)
kuku (m.) 26 32(SPB, C) 34(SO) 38 
kʊkʊ (m.) 33
pɛʁɔke (m.) 27
pɛʁɔcɛ (m.) 13
ʁɔsiɲɔl (m.) 13 15S
myzik 27
vʁɑ ɑ̃gle (m.) 26
26 ʃɒnez (f.) « crénilabre commun (Crenilabrus melops) ou centro-
labre de roche (Centrolabrus exoletus) ».
34(SO) ʃɒnez (f.) « crénilabre commun (Crénilabrus melops) ».
34(SO) fɔrʒœ̜ (m.), vɛrtə kuː (f.), kwɔðœ̜ (m.) « labres non 
identi�és ».

vjøj

vjɛj 

+

vʁa m.

+

+

+

peʁɔce m.

vjøj
peʁöce m.

+

vʁa m.

vjɛj 

vrɒ̆ m. (SO)
pɛrlɛ m. (SO)
eːpilɛ m. (SO)
piːlɛ m. (SO)

vʁɑ m.

pɛʁöce m.

+

pɛʁle m.
(vʁɑ m.)

vʁa m.
baʁ vɛʁ m.

vʁɒ m.

+

vjɛj 

vʁɒ m.
vʁɑ m.

vʁa m.

peʁötʲe m.
bɛl mɛʁ

vjøj
vjøj

vʁa m.
takö m.
sɔʁɛ̃ m.

(vræk m.) (SS)
(vrɑk m.) (C, SS)
(vrɑ m.) (T, SPB, SSr)

vʁăk m.

vʁɒ m.
(vʁɒ m.)

peʁöce m.
kaʁp

pɛʁöce m.
kaʁp

vjɛj

vjɛl
kaʁp əd mĕʁ

vjɛl

pɛʁöce m.

peʁötʲe m.

peʁökɛ m.
pɛʁöce m.

vjɛj 

vʁɑ m.
28N vʁɒ m.

vʁɑ m. 19E

25E 23W

28S

18W

37E
vʁɑ m.
vʁak m.
duʁd
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96. LANÇON
Quest. 154 et 155

Les informateurs ne distinguent pas les di�érentes espèces de lançon, si 
ce n’est par la taille. Les mots qui précèdent le point-virgule dénomment 
les lançons de plus grande taille. En l’absence de point-virgule, aucune 
distinction n’est faite.
4 Amile dit aussi pour la civelle.
10 L’équille se pêche à la charrue.
12 Ce ne sont pas des poissons locaux.
22 lɑ̃sɔ̃ ɑ̃gleː « lançon jaunâtre, mou et laiteux ».
23 lɑ̠̃ʃɔ̃ ɑ̃gʎeː « lançon de couleur plus foncée ».
26 ʁutçɛ̃ « lançon roux ».
28 La lance mesure trente-cinq centimètres et se pêche en mer ; le 
lanchon se pêche à pied.
29 lɑ̃ʃönu « pêcheur de lançons ».
30 « Le gris se conserve mieux que le bleu ».
31 On allait le pêcher à Saint-Jacut-de-la-Mer à la fourche à cailloux et 
on le jetait sur une couverture.
32(C) « Y en a du rouge [rwoʒ] et du vert ».
34(SO) twʊʃ (f.) « lançon femelle pendant le frai ».
37 « Le vrai nom c’est l’équille ».
38 « L’équille c’est le lançon ».

lɑ̃s f. ; lɑ̃sɔ̃

amil f.

lɑ̃sɔ̃

?

?

lɑ̃sɔ̞̃ 

vɛʁdɛʁœl f. ;

lɑ̃sɔ̃ 

lɑ̠̃s f. (SO) ;

ekiʲ f.

lãu̯s f. ; lɑ̃u̯ʃɔ̃ ʒigɒʁ ; 

lɑ̃sɔ̃ ; ekiʲ f.

balau̯ ;+

lɑ̃sɔ̃
ekij f.

lɑ̃sɔ̃
ecij f.

ekiʲo

lɑ̃sɔ̃
ekij (f. ?)

lɑ̃s f. ; lɑ̃ʃɔ̃
7

lɛ̃ɔ̯̃ʃɞ̃

lɛ̞̃ɑ̯̃ʃɔ̃

lɑ̃ʃɑ̠̃

lɑ̠̃ʃɔ̞̃
lɔ̞̃ʃɑ̠̃

lɛ̞̃ʃɛ̞̃ (T, SPB, SSr)
lɛ̃n̞ ʃɛ̞̃ (C)
lɛ̃ʃɔ̞̃ (C, SS)

lɑ̃ʃɔ̃
ekiʲ f. r. ʒigɒʁ ; lɑ̠̃ʃɔ̃

ɛkiʲ f.

sigɑʁ ; lɑ̃ᶴʃɔ̃
ekij f.

lɑ̃ʃɔ̃ ; ecil f. lɑ̃sɔ̃ ; etʲi f.

lɑ̃ʃɔ̃ ; etʲil f.

lɑ̃sɔ̃
ekiʲ f. 

lɑ̃sɔ̃
smɛ̞kn 

lɑ̃sɔ̃ ; ekiʲ f.
 

ʒɔlivɛ ;

lɒ̃ʃɔ̃ (SO)
pti lɒ̃ʃɔ̃ (SO)

ekiʲ f.
ekœj f.

; lɑ̃ʃɑ̠̃
kiʲo

lɑ̠̃sɔ̃ ; ekiʲ f.

ekiʲ f. ; lɑ̃sɔ̃

amil m.
ekiʲ f.

ekiʲ f.

lɑ̃ʃɔ̃ ; ekiʲ f.
 

lɑ̃sɔ̃ ; ekiʲ f.
 

lɑ̃sɔ̃ ; ekiʲ f.
 

lɑ̃sɔ̃ ; ekiʲ f.
 

lɑ̃sɔ̃ 

lɑ̃s f. ; lɑ̠̃ʃɔ̃
lɛ̃s f. ; lɑ̃sɔ̃

//

28S

28N

27N

19E
18W

37E
ɛkij f.
ʒɔlivɛ
ɔʁbʁyn ?
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97. G�NDE VIVE ; PETITE VIVE
Quest. 156

[ 

Les informateurs distinguent souvent deux espèces de vives. Les mots 
qui précèdent le point-virgule dénomme la grande vive (Trachinus 
draco), ceux qui le suivent la petite vive (Trachinus vipera). En l’absence 
de point-virgule, aucune distinction n’est faite.
3 4 On met de l’urine sur la piqûre.
9 La douleur est forte quand la mer monte et s’a�énue quand elle 
descend. Il faut mordre l’endroit de la piqûre et uriner dessus. i fö l 
kʁöke / fö pɑ̆ ezite / fö s aʁaʃe l pö avɛk le dɑ̃ « il faut le mordre 
[l’endroit de la piqûre], il ne faut pas hésiter, il faut s’arracher la peau avec 
les dents ».
10S On brûle la piqûre de la petite vive avec une cigare�e ou on y 
applique le foie de ce poisson.
25 « Faut a�endre que la mer monte pour que ça s’arrête ».
26 « Faut pisser sus la piqûre ».
29 « Ça fait mal tout le temps que la mé monte ».
30 « Quand on est piqué / la douleur ne vous qui�e qu’à marée haute ».
37 La douleur augmente quand la mer monte.
38 « T’as qu’à pisser dessus ».

viːv

ɑ̃tʁ ɛ pik m.

viv ; tŏke m.

wif ; toke

viv ; töt͡ʃɛ m.

viv

? ; mɔ̃maʁtɛ̃ m.

wif ; töt͡ʃe m.

? ; viv

? ; tyʁpɛ̃ m.

? ; viv

martɛ̃n (SS)
martɛ̃i̯n (T, SPB, C) viːv ; bwɔdʁœ m.

vif ; 

viːv ; viʁli m.

töke m.
takö m.
ˈpykəl

viːv ; 
 

viv

gilʁi m.

viʁli m.

? ; etɛʁlɛ̃ m.

;vif m.

maʁtəpikɑ̃ m.
maʁtpikɑ̃ m.
maʁt m. ? ; fo maʁtæ̃ m.

ʁegan
ʁegad
ʁagɑ̃ m.

vivʁ
tɛ̃ʃfɛ̃ m.

vivʁvivʁ

viv ; aʁsɛ̃ m.

viːv

viv

wiv ; töke m.

mɛ̞ʁlɔ̃ m.
vif m. ;

? ; 

sɛdlɛ̃ m.
sɛ m.

viðlẽ m. (SO)
sɑ̆rd (SO)
veːzɛ m. (G)

etɛʁɛ̃ m.
ʁegan

? ; tökɛ m.

viv ; ?

viv dy laʁʒ ; töce m.

vif ; töke m.

viv ; tŏke m.

// ; töce m.

viv ; eteʁɛ̃ m.

viv ; aspi m.

viv

? ; viʁli m.

viv

? ; mɔ̃maʁtɛ̃ m.

9SW

15S

18S19E28S

37E
ɟildʁɛ̃ m.
mɔ̃maʁtɛ̃ m.
fo maʁtɛ̃ m.
maʁtɛ̃ pɛʃœʁ m.
maʁt m.
vif m.
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98. ÉPERLAN ; PRÊTRE
Quest. 130 et 157 ; ALN 611* « poissons divers : éperlan »

  MULET (en général)
  Quest. 158

  VARIÉTÉS DE MULETS

[ 

Éperlan : Osmerus eperlanus ; prêtre : Atherina presbyter.
Ces deux poissons sont souvent confondus. les noms qui ont été 
donnés pour le prêtre sont entre parenthèses.
3 On utilise l’éperlan comme appât.
13 On le pêche au carrelet.
15S fʁɛ (f.) « petit éperlan ».
15S 16 pɛlʁɛ̃ (m.) « athérine prêtre de grande taille ».
30 On ne le pêche que l’hiver.
36 On le pêche à la senne.

Mulet (en général)
myle 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 18 18W 19E 20 21 22 23 24 26 29
mylɛ 13 19 25 27 28 28S 30 32(SPB) 35 37 38
myːlɛt 33
myl (f. ?) 1
mylz̥ 1
// 12 36
33 Pluriel : dɛ̞ mylɒ.
31 leʃeː (f.) « traces laissées par les mulets dans les vasières ».

Variétés de mulets
- Mulet lippu (Chelon labrosus)
myle bavue̯ 23
bavu  22
myle gʁɒ  26 (« il saute au-dessus des �lets »)
myle d bɛ  8
- Mulet capiton (Liza ramada)
tet fin (f.) 26 (« c’est le mulet de cailloux ») 27 
gri mylɛ 34(SO)
wöðiʲɒ̆r 34(SO)
- Mulet doré (Liza aurata)
myle d mɛʁ  8
ɔʁɛj ʒon (f.)  28
myle aʁʒɑ̃te  31
myle ʃaʁdɔnʁɛ  19E
buʁi  18
buvɒʁ  27
× 17
- Mulet cabot (Mugil cephalus) »
ʁa d pɔʁ 10 
myle nwaʁ 10 
26 syzan (f.) « poisson qui ressemble au mulet ».
28 29 36 37 myltɔ,̃ 31 meːlaʁ « petit mulet » (qui s’emmêle dans le 
�let) .
31 pɔɲɑ̃, pœɲɑ̃ « gros mulet ».

?

gʁɒdo

+

+

+

+

+

epɛʁlɑ̃
(pʁet)

epɛ̞ʁlɑ
rozlɛ (C, SS)
rɔu̯zlɛ (T, SPB, SSr)

epɛʁlɑ̃
epɛʁlɑ̃?

smɛ̞ɡ̥

(ʁozɛt f.)
 

epɛʁlɑ̃
(pʁɛtʁ)
(pʁɛt)
(kyʁe)

(pʁɛːt)
(cyʁe)

eplɑ̃

kʁɑdo
eplɑ̃

epɛʁlɑ̃
(epjö)
(ʁozɛt f.)

epɛʁlɑ̃
(pʁɛt)

+

ʁɔ̞u̯zlœ̜
ʁɔ̞u̯zlɛ
ʁɔ̞u̯zlɛt

grɒdo (SO)

(pti pʁɛːt)
(pʁɛːtʁ)
(pʁet)

(pʁɛt)
(gʁado)

(pʁet)
(gʁɒdo)

gʁɒdo
eplɑ̃

(pʁɛt)
(pʁɛt)kaplɑ̃ ?

eplɑ̃
(ʁozɛt f.)

(gʁadɔʁ)

+

mɔnje

epɛʁlɑ̃?

epɛʁlɑ̃

?

15S

13NE 

11W
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99. MAQUEREAU ; MAQUEREAUX
Quest. 159a et b ; ALN 604* « maquereau »

  THON
  Quest. 161

  SAUMON
  ALN 611* « poissons divers »

  ESTURGEON
  Quest. 181

(Scomber scombrus).
En l’absence de point-virgule, les formes du singulier et du pluriel sont 
identiques.
15 Il sert d’appât pour le congre.
16 blø « nom plaisant du maquereau ».
18W la mɑ̃ʒɛt « le reste du maquereau dont on a prélevé les lambeaux 
de peau utilisés comme appâts à la pêche à la traîne ». Se mange frit 
après l’avoir laissé tremper dans l’eau de mer (voir 50* « des lambeaux 
de peau de maquereau servant d’appât »).
20 makʁiʲölø, 36 makʁɔtje, 36 37E makʁiʲɔtu « pêcheur de 
maquereaux ».
33 On salait des congres et des maquereaux pour l’hiver dans des 
baquets [bɑjɔ].

33 – mwɛ̞ l vjɛʁ flip kɑ̃ i vnɛ paʁmi nu ʃ tɛ l pʁəmɪ pwɛ̞kœ d̥ 
sɛʁ / ʃɛ̃ k i n savwɛ pɑ i n vale pa la pwɛn də savwœ̝ […] il 
tɛ fini d la mwɛʁ mwe i vne duv mwœ̝ / i m di ʒ m ɑ̃ a t dunœ 
mɑ̃ segʁɛt / i m di ʒamwɛ̞ nə l vœʁ dunœ à pɛʁsɔn mwe j m 
ɑ̃ va tə l dunœ̝ / kaʁ d͡ʒ etɛ kum sɑ̃ fɪː ɛ̃ wɪn / – wɛ̞ / – ʁajtɔ vɪ 
/ t ɑ tʁɛ lin de ʃɑk boʁ / y pjɔ̞̃ d̥ trɛ̞ lɪvʁ / jyn d dœ̝ e jỹ d jœ̰n 
/ ʃ ɛ sie̯ lɛ̰n puʁ lə maktʁɔ [sic] / lə jœ̃ ʃ e yn lɔ̃g lɛ̃n nœ bʁaʃ 
/ lə dø e l tʁɛ̞ ʃ ɛ d̥ kuːʁt / ɛ i m di dɛ̞ k lez ot batjo s sɛ a pwɛ̞kɪː 
/ i m di j a pa d̥ swɛ̃ kɔ̃bɛ̃ k j ɑ̃n a a halœ̝ lɛ̞ lɛ̃n / i m di ty t ɑ 
alœ lɛ̞ bɑ̆tʁ / fe kum d͡ʒe t di wi dja / lɛs la lɔ̃g e hɒ̆l lɛ̞ kuʁt / kɑ̃di 
k i hɒ̆ˡlɔ̃ dœ makɛʁjɔ t ɑ̃ hɒ̆ˡlɑ kɒ̆tʁ « – mais le vieux Philippe quand 
il venait parmi nous, c’était le premier pêcheur de Sercq. Ce qu’il ne 
savait pas il ne valait pas la peine de le savoir […] il en avait �ni avec la 
mer mais il venait avec moi. Il me dit je vais te donner mon secret / il me 
dit jamais je ne veux le donner à personne mais je vais te le donner. Car 
j’étais comme son �ls, hein Win(ter) ? – Oui ! – OK mon vieux ! Tu as 
trois lignes de chaque côté : un plomb de trois livres, un de deux et un 
d’une livre. C’est six lignes pour le maquereau. Le [numéro] un, c’est une 
longue ligne – neuf brasses –, le deux et le trois ce sont de courtes. Et il 
me dit que dès que les autres bateaux seraient en train de pêcher, il me 
dit peu importe combien ils sont à tirer les lignes. Il me dit tu vas les 
ba�re. Fais comme je te dis. Oui certainement. Laisse la longue et tire les 
courtes. Pendant qu’ils tireront deux maquereaux, tu en tireras quatre ».

�on
tɔ̞̃ 7
tɒ̃ 8
tunɪk 33

Saumon
sɛmɔ̃ 33
sɛ̹mɔ̞̃ 27NE
somɛ̞̃ 32(T, SPB, C)
somɛ̜̃ 32(SSr)
sömɔ̃ ʁɔz 1
zɑ̰m 1
6 29 bɛkɒʁ, 35 bɛkaʁ « saumon à bec crochu ».
14 bekaʁ m. « grosse truite mâle ».
26 bɛkæʁ « qui a frayé (en parlant d’un saumon) ».
31 31SE gi « petit saumon de quinze à vingt centimètres ».
31 madlenö, ɔʁʒø « petit saumon jusqu’à environ deux kilos » ; 
somɔ̃ d pʁɛ̃tɑ̃ « gros saumon ».
31SE ɔrʒø « jeune saumon d’une à deux livres ».
31 koke, bʁɛ̃ʒe « donner des coups de queue dans l’eau peu profonde 
(en parlant du saumon) ».

Esturgeon
ɛstyʁʒɔ̃ 19 22 35 36 37 38
estyʁʒɔ̃ 1 10 13 15 16 17 20 30 31
eskyʁʒɔ̃ 14 
etyʁʒɔ̃ 5 21
etyʁʒɔ̞̃ 7
syʁʒɔ̃ 37E
pwasɔ̃ ʁwajal 27
kʁejɔ̃ 4
kʁejɔ̃ d mĕʁ 4
støʁ 1
7 « Il fallait qu’is aient deux mètres pour pouvoir les vendre ».
15NE L’esturgeon se pêche en juillet et août dans l’huîtrière de Dives. 
Commentaire : « quand vous avez l’esturgeon, vous avez le père, la mère 
et les enfants ».
27 Ainsi nommé, selon l’informateur, « parce qu’il a une �eur de lys 
dans la gueule ».

mɒkʁɛ ; mɒkejɒ

makʁɛ ; //

mɑ̆kʁiʲɛʊ̯

mɑ̆kʁiʲö

mɑ̆kʁiʲö

mɑ̆kʁiʲø

makʁɛ ; makʁeː
makrɛ (C, SS)

makʁa ; makʁiʲɒ
makʁɛ ; makɛʁjɒ

 ; makɛʁjɒ

makʁɛ ; makʁiʲo
 

makʁe ; makɛʲjomakʁɛ ; makɛʁjo mɒkʁɛ ;

makʁiʲœ

 ; 

makʁo makɛʁjau̯

makʁɛ ; makʁo

makʁiʲau̯

makʁiʲau̯

makʁo

mɒkʁö

mɒkʁɛ ;

makʁiʲɒ
mɑ̆kʁiʲaö̯

makʁö
mɑkʁie̯l

maᵏcɛ
maktjɛ̹u̯

; 

mɒ̆kre (SS)
mɒ̆krɛ (T, SPB)

;
makɛrjo (C, SS)
mɒ̆krjɒ (T, SSr)
makrɛjaː (SPB)

makʁɛ ; makʁeː
makedjɒ
makejɒ

mɒkʁɛ ; mɒkejaö̯
mɒkʁɛ ; mɒkejaö̯

mɒkʁejo

mɒkʁɛ ; mɒkajɒ

makʁɛ ; makeʁjau̯

makɛʁjaö̯
makɛʁjɛu̯

mɑkʁiʲo

mɑkʁo

mɑkʁo

makʁɛ ; makœʁjɒ

mɑkʁe ; mɑkɛʁjomɑkʁɛ ; mɑkœʁjɑ

makedjɒ
makadjɒ

makʁo

mɑkʁɛ ; //
makʁe ; makʁeː

mɒkʁö
makʁe

9SW

11W

13NE 

18W
19E

28N

28S

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

14E

9SW

16NE 16SE

12SE

35E

makʁö

makʁö makrö

makrɔ

makʁö

makʁö

mɑ̆kʁö

mɒkʁö

mɒkʁö

mɒkɦo

makʁɞ

makʁɞ ; //

makʁe ; makʁɒ

makʁe ; //

makʁɛ ; //

makʁɛ ; //
makʁɛ ; //

makʁɛ r. ; // makʁa
makʁɛ

mɑkʁe ; //

mɒkʁɛ ; mɒkʁiʲɒ

mɒ̆kθɛ (SO)
makθɛ (SB, SO, SJ, Tté)

makθø (SM)

mɒ̆ᵏcɛ

mɑ̆kʁiʲö
mɑ̆kʁiʲø r.

mɑ̆kʁo ; mɒkezjɒ

mɒkʁö

mɒkʁö
13E makɛʁjɒ

makedjɒ

makɛðjo (SO, SJ)
makθjɔ (SB)
makθjaö̯ (SO)

makʁɛ ; //

makʁɛ ; //

makʁɛ r. ; //

maktjɛ̹
mɒkœʁjöː

makʁo
makʁo

37E
makɛʁjau̯
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100. PETIT MAQUEREAU
Quest. 160

  GROS MAQUEREAU

12 Le sansonnet est plus petit que la lise�e.
37 Il s’agit d’un terme employé surtout par les mareyeurs.
18W Ce sont les petits maquereaux que l’on pêche en octobre. 
38 Ces poissons se pêchent en septembre.

Gros maquereau
tɔʁpiʲœʁ 10 11 26 28N
tɔʁpiʲøʁ 28N
bɔk 17

lizɛt f.
sɑ̃söne
siflɔtɛ̃

fijɛt f.

lizɛt f.

lizɛt f.

×

sɑ̃söne

lizɛt f.

lonɛ

mɑ̆kɛˡlu

×

sɑ̃səne sɑ̃söne
lizɛt f.

sɑ̃sönɛ
lizɛt f.
mɒkʁo də djɛp

lɔu̯nɛ

liːzɛt f. liːzɛt f.

lizɛt f.

×

×

×

sɛ̃ʒɑ̃
lizɛt f. 

liːzɛt f.

ɑɲau̯
lizɛt f.

do blø
ɑɲau̯ 

liːzɛt f.
sɑ̃sönɛ

ʁöblœ ?

lizɛt f.

sɑ̃sönɛ
babwɛ̃
lizɛt f.

lizɛt f.

lizɛt f.

sɑ̃sönɛ

lizɛt f.

lizɛt f.

lizɛt f.

lizɛt f.lizɛt f.
sɑ̃söne

lizɛt f.

ɔktöbʁɛ

lizɛt f.

lizɛt f.

lizɛt f.
28S

15S

18W
19E

13NE 

11W

sɑ̃sönɛ
lizɛt f.

37E
sɛ̃ʒɑ̃
lizɛt f.
aɲau̯



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d'Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

101. LOQUE�E ; MOTELLE
Quest. 162 ; ALN 611* « loche »

  GONNELLE 

  MORDOCET

  POISSON-LOUP

  GOBIES

  POISSON-CHAT

(Motelle : Onos sp.) ; loque�e : Zoarces viviparus).
Ces mots sont féminins, sauf indication contraire. 
Sigle 3 : motelle à trois barbillons (Gaidropsarus vulgaris).
Sigle 4 : motelle à quatre barbillons (Enchelyopus cimbrius)
Sigle 5 : motelle à cinq barbillons (Ciliata mustela).
En l’absence d’indication, on ne distingue pas les di�érentes motelles.
5 « C’est des poissons de roche tout ça, c’est même pas mangeable ».
8 À quelqu’un qui à un gros ventre, on dit « t’as bou�é des loque�es ? ».
14 « Ça se nourrit que du bouquet [butʲe] ». (butʲe « creve�e rose »). 
25 Le renard sert d’appât pour le congre.
25 vil pʁɛ̞tʁ (m.) « motelle » à Bar�eur, selon l’informateur.
37 On prend les motelles dans les casiers.
25 glyɛt (f.), 26 egɥiʲɛt (f.) « Lepadogaster ».
32(T, SPB, SSr, SS) de lŏʃ « l’ensemble des petits poissons que l’on 
trouve sous les pierres ou dans les petites mares à marée basse ».

Gonnelle (Pholis gunnellus)
dwɔʃ 34(SO)
t͡ʃiljœ̜vr ed me 34(SO)
lɔʃɛ̞̃ (m.) 32(C)
vil mwɛn (m.) 16

Mordocet (Lipophrys pholis) 
kabö 26
kapso 15
mɔʁdø 10
mɔʁdʁɛs (f.) 18
21 mɔʁdɑ̃ (m.) « très petit poisson pourvu de dents, que l’on pêche de 
la jetée ». Ces poissons ne se mangent pas.

Poisson-loup (Anarhichas lupus)
ko 22
mɔʁdɛ̃ 22
kabo 25
kapso 14
lɛʊ̯ 2
stɛ̃bik 12

Gobies
gɔbi 35 36 38
göbi 2 15 23 24
byɔt (f.) 19
maʁt (f.) 38
babwɛ̃ 30
kabo 4 34(SO)
kamsö 13
ʁaskas (f.) 21
ka 29
eklɑ̠̃ 26
bulɛ̃ɟe 16 17 18
34(SO) sɛlɛrẽ « gobie noir (Gobius niger) ».
38 « C’est dans les trous de roches […] C’est bon à rien / les Marseillais 
en font de la soupe […] les gosses en pêchent dans le port / c’est bon 
pour le chat ».

Poisson-chat
pɛsɔ̃ka 11
ka 14
stɛ̃bik 10S 11 11W 12 13 13NE
estɛ̃bik 13NE 

 ; ?

? ; ×

lɔk ? ; ?

lŏk ; lŏk

? ; ?

lɔʃ ; lɔʃ (3, 5)

lɔk ; ?

lɔk

lɔk ; lɔk (3, 5)

? ;

alpyt (T, C) ; ? 

? ; lɔk (3)
? ; lɔk

lɔʃ ; lɔʃ
 

? ; silyʁ m.

? ; lɔʃ

? ; 

lɔk ; 

ka m. ;

göbi m. ; lŏk (3, 5)

lɔʃ ;

? ; lɔʃ (3) 

lu m.
ɥølf m.

lʊʃ

lwŏʃ (SO) ; lwŏʃ (SO)

lʊɔ̯ʃ

? ; lɔʃ

stɛ̃bik m.
estɛ̃bik m.

löcɛt
lɔk ?

lɔk ; ?

kʁapo m.

lɔk

luːd͡ʒ

// ; ʃa

talpyt ; ʁnɒʁ m. (3)
lɔk (3, 5)

ʁnɒʁ m. (3)
lɔk (5)

ʁnɒʁ m. (3)
ɦalpyt (5)

vi d̥ pʁet m. (4, 5)
lɔk (4, 5)
talpyt (3)

vi d̥ pʁɒtʁ m. (3)
talpyt (3)
lɔk (4, 5)

? ; lɔk

lɔʃ
baʁbö m. (3)

; lɔk

; ×

; vjɛj

ʁnaʁ m.
ʃɑ m. (3)

kö m. ;

; ? 

? ; lɔk (3) 
lɔk

 ; //

lökɛt ; ?

lŏkɛt ; ?

? ; lɔʃ
 ? ; lɔʃ

 

? ; lɔk

lɔʃ ; lɔʃ

lɔk ; ?

lɔk ; lɔk

lɔʃ

lɔkɛt

18W

23W

28S

30SE
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102. D�GONNET
Quest. 166a     

(Callionymus lyra, en particulier).
15NE On l’utilise comme appât pour la pêche aux étrilles.
19 Si ce poisson émet un grognement quand on le pêche, « ça sent des 
gros vents d’ouest ».
22 On le pèle comme une rousse�e.

suʁi f.
dəmwɑ̆zɛl f.

ka puːʁi
ʁaskas f. ka

sidənje

djepwɛ

suʁi d mɛʁ f.
gʁɑ̃mɛʁ f.

ʁau̯le
syzan f.
ka puʁi

ka ᵈ mɛ
savaʁi

savaʁi
sidənje

kɥis də pule f.

mwɛn
ka puʁiː sidənje

sidönje

mwɛn
ʁole

suʁi f.

//
//

savaʁi

savaʁi

pti kɑ
savaʁi

savaʁi
sidönjelimwɛn

?

?

?

?
?

?

?

?

15NE

19E28S

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?
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103. CHABOT
Quest. 166b ; ALN 611*

(Taurulus bubalis).
Il est probablement parfois confondu avec le chaboisseau commun 
(Myoxocephalus scorpius).
15 À propos des di�érentes variétés de chabots : « c’est toutes sortes de 
bâtards de diable ».
29 « C’est vilain […] ça a des piquets mais ça ne pique pas ».

kɑ̆bö

?

kastɔʁ

?

?

kʁapaö̯ 

kʁapɔ

d͡ʒʲɒb

kabö (T, SPB, C)

?
+

pti djɑb
wawa ?
 

kʁapjau̯
kʁapo d mɛʁ

?

?

kɔʁduɲi
bwif

d͡ʒʲɒbkabo

djɑb
pti djɑb

kabɔ̞u̯

kabö dy d͡ʒʲɒbʎ (SO)

?

tɛ̃tɛ̃
pti djɑb

tapt͡ʃy

ʃabö
djɒb

kabö

kabo

krapo d mɛ (SO)
grɔ̃dẽ (SO)

djɒb
pti djɒb djɒbl

fʁu
gʁɔmø

dʲɒb

mɔʁda
kamso

kɑ̆psjö

ʃɑ̆bö

pwasɔ̃ʃa
bɔstəkɔp

tɛi̯taʁ

bwadʁɔg
bwadʁɔk

kamso
kapso

kabö

kɑ̆bŏ

tɛ̃tɛ̃

tɛ̃tɛ̃
tatɛ̃

pti djɑb
pti d͡ʒʲɑb

kapsɔ
blɛmit

?

mɔʁdɑ

27N

23W

21S 18W
19E

13NE 

10E

26NE kabö
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104. GRONDIN GRIS ; GRONDIN ROUGE
Quest. 164

  GRONDIN PERLON

  GRONDIN CAMARD

  VARIÉTÉS DE GRONDINS NON IDENTIFIÉES

(Grondin gris : Eutrigla gurnardus ; grondin rouge : Chelidonichthys 
cuculus).
En l’absence de point-virgule, on ne distingue pas ces deux poissons.
10 egɥiʲ (f.) « très petit grondin rouge ».
11 14 W dy bʁu « des petits rougets ».
14 gʁɔ̃dɛ̃ « gros grondin rouge ».
35 36 37 38 guʁnau̯ « terme désignant l’ensemble des grondins ».

Grondin perlon (Chelidonichthys lucerna)
tɔ̃b (f.) 1 2 6 8 9 9S 10 11 11W 12 13 13NE 14 15 15S 16 17 19  
 20 22 23 24 27 36 38
tɔ̃u̯b (f.) 22 
tɔ̃p (f. r.) 21
ɟedeː (f.) 21
mulin (f.) 11W 12 13 13NE 15 16
mulɛn (f.) 14
mwɛlø 4
möelø 1
ʁuʒ 15
ʁuʒ blɑ̃ 18
ʁuʒ gʁi 20
ʁwɔʒɛ  28S
gʁɔ̃dɛ̃ 28S
gʁɔ̃dɛ̃ gʁi 20
10 dy bʁu d tɔ̃bɛt « des très petits grondins perlons ».
10 17 19 19E 20 tɔ̃bɛt (f.) « petit grondin perlon ».
21 pti bjø « petit grondin perlon ».
10 kadöʃ (f.) « gros grondin perlon ».
3 4 18 19E tɔ̃b (f.) « gros grondin perlon » (au moins 50 cm).

Grondin camard (Trigloporus lastoviza)
kamaʁ 18 20 21
ʁuʒ kamaʁ 13 13NE 20
ʁuʒ kamy 10 11W 15S
ʁuʒe kama 19
Éléments de description donnés par les informateurs : 
13 « Plein d’arêtes », « moins bon » que le grondin rouge.
20 Petit, assez rare, très rouge, beaucoup d’arêtes, tête carrée, « bec » 
plat.
21 Rouge sombre et petites taches noires sur le dessus, « nez » court. 

Variétés de grondins non identi�ées 
6 mwelø.
13NE de gʁoz jø (à la grande pêche).
15 mulin o bɛk də ʃjɛ̃ (f.), mulin o bɛk də buldɔg (f.) : très gros, 
jaunâtre.
15S ʁuʒ ʁuʒ, ʁuʒ gʁi : rougets de vase.
21 kanaʁɔ̃ : museau allongé avec une sorte de bec de canard.
27 kanaʁɔ̃ : petit, brun avec �lets jaunes sous le ventre.
2 pisɔ̞̃ ʁuʒ « sébaste ».
12 ʁɑ « rat de mer (Chimaera monstrosa) ».

kanaʁɔ̃ ; ʁuʒ 

gʁɔ̃dɛ̃ ; ʁuʒe

gʁɔ̞̃dḛi̯ gʁi ; gʁɔ̞̃dḛi̯ ʁuʒ

ʁuʒo gʁi ; ʁuʒo ʁuʃ

ʁuʒe
gʁɔ̃dɛ̃

gʁɔ̃dɛ̃ gʁi ;

sɛ̃tebʁɛt ; ʁuʒ ɛ̃gle

ʁwɔʒe

gʁɔ̃dɛ̃

kanaʁɔ̃

kanaʁɔ̃

gʁɔ̃dɛ̃

kanaʁɔ̞̃ ; ʁuʒe

ʁwɔʒe gʁi
ʁuʒ kanaʁɑ̃

ʁuʒ kanaʁɑ̃ ; 

gʁɔ̃dɛ̃ ; ʁuʒe

gʁunɑ̆χ

rwɔʒe (SO)
grönɒ̆r (SO)
grɔ̃dẽ (SO)

? ;

gʁɔ̃dɛ̃

guʁnau̯ vɛʁ ; 
guʁnau̯ ʁuʒ 

guʁnau̯ fʁɑ̃ ; guʁnau̯ kamy

gʁɔ̃dɛ̃ ; ʁuʒɛ gʁɔ̃dɛ̃

guʁnɒ

ʁuʒɛ

gʁɔ̃dɛ̃

ʁuʒ gʁi

canaʁɔ̃

gʁɔ̃dɛ̃ gʁi
; kɑmy

gʁɔ̃dɛ̃ ʁuʒ̥
; guʁnɒ

mɑ̃ʒmɛʁd

gʁɔ̃dɛ̃
; ʁwɔʒe d ʁɔʃ

; ʁuʒe
ʁuʒ

ʁuʒe

kanaʁɔ̃
; ʁwɔʒe ʁwɔʒ

bljø
; ʁwɔʒe

ʁwɔʒe ʁwɔʒ

; ʁwoʒ̥
ʁwoʒ̥ fʁɑ̃

ʁuʒ̥ kamy ; ʁuʒ̥ fʁɑ̃

grunɒ̆r (SPB)
gunɒ̆r (SSr)
grynɒ̆r (C)

ʁuʒɛ
ʁuʒ fʁɑ̃

ʁuʒe
ʁuʒe gʁɔ̃dɛ̃
ʁuʒ ɑ̃gle

gʁize
knɔʁɔ̃

; ʁuʒe
knɔʁɔ̃

ʁuö̯ʒe

kanaʁɔ̃ ; kɑ̆nɑ̆ʁö ; ʁuʒe 
ʁuʒe
ʁuʒ

; gʁɔ̃dɛ̃ʁuʒ kanaʁi

ʁuʒ kanaʁɔ̃ ; ʁuʒ fʁɑ̃
ʁuʒ kanaʁɔ̃ ; ʁuʒ fʁɑ̃ ʁuʒ kadʁɔ̃ ; ʁuʒ fʁɑ̃

ʁuʒŏ̈ gʁi ; ʁuʒŏ ʁuʃkazɛ̃

gʁɔ̃dɛ̃

; gʁɔ̃dɛ̃ blɑ̃
ʁuʒe
ʁuʒe d ʁɔʃ

kanaʁɔ̃ ; ʁuʒ
ʁuʒ fʁɑ̃

gʁɔ̃dɛ̃ ; ʁuʒe

; 
ʁuʒ alɛ̃

ʁuʒ fʁɑ̃
gʁɔ̃dɛ̃

gʁɔ̃dɛ̃ 

gʁɔ̃dɛ̃

23W

11W

13NE 

9S

37E
guʁnau̯ 



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d'Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

105. LOMPE
Quest. 167

  ÉPINOCHE
  ALN 611*

(Cyclopterus lumpus).
Ces mots sont masculins, sauf indication contraire.
3 « Tu y mets ane cigare�e / i fume hein ! »
24 On ne la voit à la surface que lorsque le vent est du nord.
28 On les appelle ainsi « parce qu’ils ont une vilaine tête ».

Épinoche
epinŏʃ 8 9
epinŏk 10E
epinɔk 3 28
epḛnŏʃ 34(SO)
pikɒʁ (m.) 27NE
bʁɔʃe (m.) 28S
kabɔ ? (m.) 32(SS)
pti pɛsɔ̃ d̥ fosö (m.) 23
23 On gardait le mâle, très coloré, dans un bocal.

pisɔ̞̃ a vɑ̃tuz̥

?

?

?

gʁɑsiɲø

ljɛv də me

vil pʁet
gʁɑ sɛɲœʁ

pafɔ (SPB, C) seɲøʁ

pesɔ̃ lœn

pesɔ̃ lyn
 

pwasɔ̃ lyn

?

gʁɑsjø
ʃyʃkaju

gʁɑsiɲø
gʁasiʲø

gʁɑsiʲø

pavuː

pul dᶾ jo f. (SO)
pafö (SM, Tté)
tɑ̃bur (SM, Tté)

lɛ̃p f.

pɛsɔ̃ vɑ̃tuːs
×

+

lɔ̃p f.
snɔtɞɭ

?

ɑ̃ʒ blø

pesɔ̃ lyn
 

sui f.
 

sui f.
 

ʁosiɲɔl
 

tupi f.
 

lɑ̃p f.
 ?

ʁosiɲɔl
 

nɛstŏpɔl ?
lɛstŏpɔl ?
 

+
 +

 
gʁo möle

?

peːsɔ̃ vɑ̃tuz

ʃinweː
ʒapöneː

19E28S
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106. PLIE COMMUNE
Quest. 174a

  BARBUE
  Quest. 170

  PETITE BARBUE 

  TURBOT
  Quest. 169

  PETIT TURBOT

(Pleuronectes platessa).
Le type plie est féminin, sauf indication contraire ; les autres mots sont 
masculins. 
27S L’informateur indique que le carrelet est meilleur que la plie   ; au 
point 29, c’est l’inverse. Mais aucun ne peut dire en quoi l’un se distingue 
de l’autre. Au point 31SE, la plie serait « plus plate » que le carrelet.
32(SS) Pluriel : deː pjɑː.
33. Les formes du singulier et du pluriel sont identiques.
38 L’informateur distingue la plie de sable de la plie de vase.
20 dy platɛ̃.
21 La plie de roquer [pliː d ʁɔtʲe] est bien noire et tachetée de rouge.
31 suj « marque ronde laissée par une plie » ; sə sɑble « s’enfouir dans 
le sable (en parlant d’une plie) ».
38 pli sɔl (f.) « poisson plat non identi�é ». Commentaire de 
l’informateur : « la sole qui tire un peu sur la plie ». 

Barbue (Scophthalmus rhombus)
baʁby 1 2 5 7 8 10 12 13 15 15S 16 17 19 19E 20 24 35 36 38
baʁby (m.) 3 4 31
bɛʁby 6 
baʁbyː 14 18W 19 21 23 26 27 28 28S 29 30
bɛʁtɔ̃ (m.) 37
kɒ̆ (m.) 34(SO)
fŏs limɑ̃n 9
briʎ 34(SO)
bʁɪːl (m.) 33
ˈɦie̯te 1
? 12 25 32

Petite barbue 
baʁbɛt 18 
baʁbötɛ̃ (m.) 15S 16 
pjesɛt 10

Turbot (Scophthalmus maximus)
tyʁbo 7 9SW 10 17 18 19E 35 36 38
tyʁbö 1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 18W 19 20 21 23 24 25 26 27  
 28 28S 29
tyrbö 32(T) 34(SO)
tyʁbɔ 31 37
tyʁbu 6
turbur 32(SPB, C)
tuʁbʊʁ 33
tylbɔ 30
ˈtɛ̞ʁəbœt 30
33 On appâte les palangres avec du maquereau pour pêcher le turbot.

Petit turbot
tyʁbötɛ̃ 1 3 4 5 7 8 10 11 17 18 18W 26 29
tyʁbɔtɛ̃ 14 16 20
tyʁbɔti 37
kɔltço 26
kaltço 26
17 kalt͡ʃʲo « tout petit turbot ».
11 pjesɛt (f.) « turbot de deux kilos et demi environ ».
12 medajɔ̃ « gros turbot ».

plɑʲi

kaʁle

kaʁle

kaʁle

kɛlle

pjiː

pliː
kaʁlepʎeː (SO)

pjɛː (SB, Tté)

pli
platɛ̃

kaʁlɛ
 

pli flɔʁi

pliː

pʎɒi̯ pli
pli

kaʁle

kɑʁle
plɒtə f.

kɑ̆ʁle
 

pli
kaʁlɛ

plai̯
kaʁlɛ

pli ʁoze
kɑʁlɛ

pliː 
pliː flœʁiː

pjɒ (T, C)
pjɒi̯ (T, SPB, SSr)
pja m. (C, SS)

pjiː

pʎiː

pliː

kaʁle
pli m.

kaʁle
pliː
kɑʁle

pji

kaʁle
 

kaʁlɛ
pli

kaʁle
 

pleʲi
kæʁle
 

kaʁle

kaʁle
pliː

pli

pliː
kaʁle r.

pliː

pli flœʁiː
kaʁle

pli
pjiː

pliː

9SW

15S

19E

pjiː

pʎi

pji, pʎiː pjɪ

pʎɪː pjɨː pjiː

plɪːplɪ
pliː, kɒʁlɛ

15E

10NE

23W

26NE

27S

28S

30SE

21S

12E

18W 17SE

25E

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

9SW

28N

35E

12SE

14E

pliː

pliː pliː
kɑrlɛ

pliː

pliː
kɒʁle pliː, kɑʁle

pliː, kaʁle

16SE kaʁle
 

kaʁle

pliː, kaʁlɛ

kaʁle
 

9S kɑ̆ʁjø
kaʁjo

kaʁle
kɒʁle
10S

kaʁlɛ

kaʁle
pliː

kɒʁle

kaʁle

kɒʁle

37E
pjɛi̯

16NE
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107. DES PETITES PLIES
Quest. 174b

  TARGEUR
  Quest. 171

  FLÉTAN DE L’ATLANTIQUE
  Quest. 172  

  FLÉTAN NOIR
  Quest. 172

  LIMANDE COMMUNE
  Quest. 173

5 giɲö « petits poissons plats (carrelets, soles, etc.) » interdits à la 
vente. On les faisait sécher, pendus par la queue sur des cordes à linge et 
on les consommait l’hiver quand le poisson était plus rare.
17 18W babe (m.) « grosse plie ».

Targeur (Zeugopterus punctatus)
limɑ̃dsɔl (f.) 13 38
sɔl də ʁɔʃ (f.) 30 37
sŏl de röci (f.) 34(SO)
sɔl də ʁɔci (f.) 22
sɔl də ʁöcie̯ (f.) 25
sɔl də ʁɔcie̯ (f.) 23
pti baʁby 36
kɒ̆ 34(SO)
kɑ̆t (f.) 34(SM, Tté)
gʁavje 37
bɛlmɛʁ (f.) ? 19
? 1 5 7 12 16 20 21 26 32 33 35 
+ 2 6 8 9 14 15 24 27 29
20 gʁatkɔ̃ « petit poisson plat non identi�é ».
21 gʁatkɔ̃ « petit targeur (?) ».

Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)
fletɑ̃ blɑ̃ 10 
fletɑ̠̃ 12
fletã 8
fʎetɑ̃ 34(SO)
fjetɑ̃ 29 30N
wam f. 37E
flɛ ? 9
pli 9
bœt 1

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)
fletɑ̃ nwaʁ 10 
fletɑ̃ islɑd̃e 1 
isˈlɑ̃ʃə bœt 1 
balɛ 11 37
bɒlɛ 12 13NE
pɥɑ̃ 36
pwɑ̃ 4
pjɑ̃ 13NE
37 ʃa « poisson non identi�é pêché à Terre-Neuve ». 

Limande commune (Limanda limanda)
limɑ̃d 1 2 3 12 13 14 15 16 18 18W 19 19E 20 21 23 24 26 27  
 28S 29 31 35 36 37
limɛ̃ɔ̃d̯ 27NE
limɛ̃ud̯ 28NE
limɑ̃d fʁɑʃ̃ 4 10 13 16 17
limɑ̃n 6 7 8 9
lømɑ̃d 6
krɑ̆sɛ (m.) 32(T)
krɒsɛ (m.) 32(SPB)
ˈʃœle 1
? 5 33 34 38
+ 25 30
36 « La limande c’est un dérivé de la sole ».

de plɑ̆kɑ̆j

de medɑj

de kaʁlötɛ̃

×

de plicɛt

dy platɛ̃

de klicɛt
de medɒjɔ̃
de kaʁt

de kaʁt alɥɛt

de plisɛt

×

×
×

×

×

×

dy platɛ̃

dy pjatɛ̃
de pjatɛ̃

×

×

×

de plisɛt

de plisɛt

de kaʁletɛ̃
de kaʁlötɛ̃

×

de papiʲɔ̃

×

×

de kɑ̆ʁlötɛ̃

de plɑ̆i̯

de kikɛt

de bʁu d kaʁlɛ
×

de kaʁlötɛ̃i̯

de kaʁlötɛ̃

de plisɛt
de plisɛt

de plisɛt

de medaj

de medaj
de medajɔ̃
dy pikɔtɛ̃ ?

dy pjatɛ̃
28S

18W

30N dy pjatɑ̃

37E
de plisɛt
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108. FLET COMMUN
Quest. 175

  LIMANDE-SOLE
  Quest. 176

  SOLE COMMUNE
  Quest. 177a

  SOLE-PERDRIX

(Platichthys �esus).
3 il e taje kɔm ɛ̃ fle deʁöge « il est très mince » ; mace ɛ̃ fle « ne 
rien avoir à manger ».
6 « T’es épais comme un �et » : tu es très maigre.
14E On en donnait aux convalescents. Il est peut-être confondu avec la 
limande.
16 « Quand l’aubépine �eurit / la �onde est bonne ». 
20 « Quand les plies vont partir / les picots vont venir ». Les �ets se 
pêchent en février.
28 dy pjatɛ̃ « des petits �ets ».

Limande-sole (Microstomus ki�)
limɑ̃dsɔl 1 12 13 14 15 16 17 18 19E 21 23 27 28 28S 29 31 35
limɑ̠̃dsɔl 9SW 
limɑ̃d̥sɔl 24
limɑ̃nsɔl 5 6 7 8
limɑ̃dɛl 10
limɑ̃dje (m.) 21
limɑ̃d͡ʒᴶe (m.) 2 4 5
limɑ̃d͡ʒᴶĕʁ 4
mɛʁsɔl 36
pɔl (m.) 20
lɛmɛ̞̃ (m.) 32(SPB)
lɛmœn sɔ̞u̯l (m.) 33
ˈstḛə ʃœle 1
savönɛt ? 16
? 9 25 37 38
+ 19 26 30 34
30 pol « sole pole (Solea lascaris) ».
38 « La limande-sole c’est rapprochant à la sole ».

Sole commune (Solea solea).
sɔl 2 3 5 7 8 9SW 12 14 15 16 17 19 19E 20 21 23  
 24 25 26 27 28N 28S 29 30 31 35 36 37 38
sɔu̯l 32(SPB, SSr, C)
sɔ̞u̯l 33
sol 9 11 13 32(T)
sŏl 4 34(SO)
söl 1
sɔl fʁɑ̃ʃ 6 18
sɔl də ʁɔʃ 19
sɔl də ʁöʃe 15
sɔl nwaʁ 14
plat 11
tṵŋ 1
17 sɔl taj « sole de 250 grammes ».

Sole-perdrix (Microchirus variegatus)
pisuː (m.) 21
pisøz 16
pwɔz 21 
sɔl a pyʃ 6 13
sɔl blɔ̃d 10 12 13 14 19 20 21
sol blɔ̃d 11
sɔl də sɑb 15
sɛtŏ (m.) 2
bɛlmɛʁ 27
11 sol pujøz « sole grise » ; sol əd ʁöke « sole de fonds rocheux 
(que l’on prend au verveux, par ex.) ».
15 sɔl pwɛly « sole velue (Microchirus hispidus) ».
11 13 20 21 26 27 bɛlmɛʁ (f.), 15 16 pol (f.) « céteau (Microchirus 
boscanion) ».
27 sɔl pɛʁdʁi (f.) « arnoglosse lanterne ou fausse limande (arnoglossus 
laterna) ».
27 slɔp, 20 24 27 limɑ̃dje (m.) « cardine franche (Lepidorhombus 
whi�agonis) ».

fle

flɛ

fle

fle

fjɔ̃d f.

fjɔ̃d f.
kɑ̆ (SO)
fʎɑ̠̃dr f. (SO)

piko
fjɔ̃d f.

flɔ̃d f.
 

fjɔ̃d f.

pikö
flɔ̃d f.

fle
pli f.

fle
bœt

flɔ̃dʁ f.
 

fle
fle d kɑ̃ʃ

pli flɔ̃d f.
pli fʁɔ̃d f.
fjɛ

flɛ
fjɛ

fʎɔ̃d f. flɔ̃d f.
fleː
flɔ̃dʁ f.

?

?

fɔ̃d f.
fɔ̃n f.

flɔ̃d f.

pli flɔ̃d f.
fje

fjɑ̃dʁ f.

pikö
fjɔ̃d f.

fle

flɔ̃dʁ f.
 

pli f. flɛ

fjɔ̃dʁ f.

flɔ̃dʁ f.
 

fle

fle

flɔ̃d f.
pikö

piko
flɔ̃d f.piko

pikö

fjeː

fjɔ̃d f.

kjɔ̃d f.
19E

fjɔ̃d f.
fle

fjɔ̃d f.

fjɔ̞̃d̃ f.
fjɑ̃dʁ f.

10NE

27S

28S

21S

10S12E

18W

25E

18S

10E

21SW

28E

22S

11W

13NE 

15S

14E

fjɑ̃d f.

fjɔ̃d f.
pikö

9S flɛflɛ

flɛ
flɛ

flɔ̃d f.
 

fle

flɛ

pliː f.

fle

15NE flɔ̃d f.
 

37E
fɔ̃t f.
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109. PETITE SOLE
Quest. 177b

  PLIE CYNOGLOSSE

  DES POISSONS PLATS, EN GÉNÉ�L

10 Le céteau est plus petit que la sole�e.
11 føj əd syɛl « toute petite sole (pêchée à pied, par ex.) ».

Plie cynoglosse (Glyptocephalus cynoglossus)
limɑ̃d salɔp 1 
limɑ̃d slɔp 13
limɑ̃d slup 10
maʁi salɔp 11
maʁi salŏp 4 5
slɔp 4
bɒlɛ (m.) 10 13
ˈnoʁʃə ʃœl 1

Des poissons plats, en général 
de pla 16
dy platɛ̃ 19 23 31
dy pjatɛ̃ 29
de pli (f. ?) 7
de plɑ̆kɑ̆j (f.) 2
de plat͡ʃiʲu 1

sölɛt

sölɛt

sŏlɛt

sŏlɛt

sɔlɛt

lɑ̃g də ʃa

sɔlɛt
sölɛt

sɔlɛt
 

sŏlɛt

sɔlɛt

×

sɔlɛt
lɑ̃g

sɔlɛt

sɔlɛt
kuvʁəkɔ̃ m.

sɔlɛt
lɑ̃g də ʃa

sɔlɛt

sɔlɛt
ʁave m.

sölɛt
lɑ̃g də ka

×

×

sölönɛt
sölenɛt

sɔlɛt
sɔlɛt
lɑ̃g də ka
dmwɛzɛl

sɔlᵉ͡ɛt

sölɛt

pepe (f. ?)

sölɛt

sölɛt

sɔlɛt

sölɛt
seto m.

sölɛt
lɑ̃g ed kɑ̆

sŏlɛt

sɔlɛt lɑ̃g də kɑ
sɛto m.

sɔlɛt
smɛl
klakɛt

sölɛt

sɔlɛt

sɔlɛt

sɔlɛt
28S

sɔlɛt

18W
19E
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110. POISSON-LUNE
Quest. 178

  MARSOUIN
  Quest. 183

  BÉLUGA

  DAUPHIN
  Quest. 184

  BALEINE
  Quest. 185

(Mola mola).
5 « On le met sécher / pis on lui met même une cigare�e dans le 
museau / on prend ses amusements comme on peut / hein / bien 
entendu ».
11 14 25 Signe de mauvais temps.
33 u tuʁnəsɔ̞u̯lɛ / kɑ̃ ty vwɛ ʃuⁿna sy l hɔ d jɔ / bjɔ tɑ̃ anjɛt / 
demɛ̃ un ɟɛl « un poisson-lune, quand tu vois ça sur la surface de 
l’eau… Beau temps aujourd’hui, une tempête demain ! ».
33 d͡ʒ øm yː / y pwɛ̞sɔ̃ / də sɔu̯lɛ itu sœnfɪʃ / il te sy l ho e i fəzɛ 
[balancement de la main] / e d͡ʒə m n alit atu l kʁɔk e […] d͡ʒə l 
ʁɛ̞viʎɪ [rires] i m pʁɛ̃dʁə ma piktʏʁ e ʒ lə ʁmẽ a l jɔ ʒə n se pa 
ju k i s n alɪ « nous eûmes un poisson-lune aussi –sun�sh– il était à 
la surface et il faisait [balancement de la main] et j’allai avec le croc et… 
[…] je le réveillai [rires] Ils me prirent en photo et je le remis à l’eau. Je 
ne sais pas où il s’en alla ».

Marsouin
maʁswɛ̃ 1 5 6 7 13 15 16 19 20 21 23 24 25 26 28S 29 31 35 37 38
maʁswɛ̡̞̃  2
maʁswẽ 14 
maʁsuʷɛ̃ 36
suflœʁ 24 27 
suːflœʁ 30 
top (f.) 35 30
swino 4
pŏrpeː 32(C)
purpeː 32(T) 34(SO)
purpɛ 34(SO) 
puʁpɛ̞ 33 
ˈbʁynʃə 1
6 « On les si�e / ils viennent […] ils voyagent à l’avant du bateau ».
19 20 Le marsouin est confondu avec le dauphin.
33 [À propos du thon] lɛ sjɛ̃ ki vɔ̃ dɑ̃ la tɛ̰n / i sɔ̃ py pti k y puʁpɛ̞ 
/ la mɛ̰m ʃɔu̯z / mwɛ̞ / i sot dhoʁ / d la mwɛʁ/ e pi i ʁdɛ̞v / i 
ʁdɛ̞v dyʁ « ceux qui vont dans la boîte [de conserve] sont plus petits 
qu’un marsouin. C’est la même chose mais… ils sautent hors de la mer 
et puis ils replongent, ils replongent profondément ».
36 « Quand y en a en ba�erie / le poisson coule » : quand ils sont en 
chasse à la surface, le poisson descend vers le fond.

Béluga
belygɑ  38
belygɑ̆  6
suflœʁ  37

Dauphin
dofɛ̃ 23 27 28 29 35 38
döfɛ̃ 7 13 14 15 16 20 21
maʁswɛ̃ 19 28S
suflœʁ 24 29
buniː (f.) 32(T)
tomɪn (f.) 33
tɔu̯mɛ̰n (f.) 33
pö ki py 1
stink pɔt 1
7 « Ils poursuivent les bancs de maquereaux […] Ça fait de la route ».
33 Ils chassent les orphies.
36 « On en piquait au harpon sur les terre-neuvas […] Y en a qu’est 
venu se détruire dans le port y a une dizaine d’années ». [se détruire 
(li�éralement) « se suicider »]. 

Baleine
balɛn 24 27 29 30
bɑ̆lɛn 1 4
balɛ̰n 33
balɛ̃n 2
balɔ̰n 25
balɔ̃in̯ 32(T)
15 pesɔ̃si « poisson-scie ».
31 vo d mɛʁ « phoque veau-marin ».
34(SO) lu maðɛ̃ « phoque ».

pisɔ̃lyn

×

piʃɔ̃lœn

?

piʃɔ̃lœn

lœn f.

pwasɔ̃lyn

pɛsɔ̃lyn

lyn f.
?
 

?

+
pwɛ̞sɔ̃ d̥ sɔlɛ
tuʁnəsɔ̞u̯lɛ

pwasɔ̃lyn
pwasɔ̃sölɛj

lœn f.

ʁwɛ

ʁwɛ

pwäsɔ̃lyn

mŏlä

sölɛ (SO)

rwɛ (T, SPB)

?

?
?

pesɔ̃lyn

lœn f.

ʁwɛ
lyn f.

pɛsɔ̃lyn
pɛsɔ̃ d lyn

piʃɔ̃lœ̰n
lœ̰n f.

ʁwɛ

pɛsɔ̃lœn buʁs f.

lœn f.

piʃɔ̃lyn

lyn f.
×

+

+
+28S
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111. BAUDROIE
Quest. 179

(Lophius piscatorius).
Ces mots sont masculins, sauf indication contraire
4 an gœl ed̥ seŏ « un bavard ».
6 t e tut ɛ̃ d͡ʒœl / t aʁsɑ̃n a ʃe ʃɑ̆ju « tu es tout en gueule [tu as une 
grande gueule, tu parles beaucoup], tu ressembles aux baudroies ».
10 tɛt də sajo, 11 gœl də sajo : ce sont des insultes. 
23 L’informateur indique que la lo�e a une peau de crapaud.
33 j ɑ̃n a d̥ tut lɛ̞ sɔʁt dɑ̃ la mwɛ̞ʁ / j a dɛ̞ ʁɛ̞n də mwɛʁ / kum 
dɛ̞ ʁɛ̞n a teʁ / yn bwʊʃ kum ʃuⁿna la osi laʁd͡ʒ / kikfwɛ̞ ty lɛ̞ 
hap sy lz ɛ̃ / wɪ ʃ e yn ʁɛ̞n də mwɛʁ mwɛ u n vɔu̯ pɑ ʁɛ̃n a 
mɑ̃d͡ʒɪ / j a pa ʁɛ̃ tsʏ / ʃ e kum lɛ̞ sjɛn ki sɔ̃ a tɛ̞ʁ / ki sot […] il 
ɔ̃ egzaktemɑ̃ lɛ̞ pɪe̯ kum de / d gʁɑ̃ / laʁd͡ʒe pɪːe kum yn ʁɛ̰n / 
egzaktəmɑ̃ la mɛ̰m ʃɔu̯z mwɛ / bɛ̃ pʏ gʁɑ̃d […] kikfɑi̯ d͡ʒ ɑ̃n aɔ̃ 
hapɛ / mwɛ ty lɛ ʁɑ̃vi a l jɔ « il y en a de toutes les sortes dans la mer. 
Il ya des grenouilles de mer, comme des grenouilles à terre : une bouche 
comme ça, aussi large. Quelquefois tu les prends sur les hameçons. Oui, 
c’est une grenouille de mer mais elle ne vaut rien à manger, il n’y a rien 
dessus. C’est comme celles qui sont à terre, qui sautent […] Elles ont 
exactement les pa�es comme des … de grandes… larges pa�es comme 
une grenouille, exactement la même chose, mais bien plus grandes […] 
quelquefois nous en avons a�rapé, mais tu les renvoies à l’eau ».

sejŏ

d͡ʒᴶɒb
peːcø a la liɲ

lɔt f.

ʃɑ̆jö

ʃɑ̆ju

maʁmulin f.

djɑbdjɑb

lɔt f.
djɑb
 

maʁɑʃ f.
lamɑ̃tɛ̃ ?

d͡ʒᴶɒb

sajo
sajö

ʃajö

skɔlpẽ (SO)
rɛ̃nŏt de mɛ f. (SO)
peːsɔ̃ a puʃɛt (SO)

djɒb (SS)
vjölɛ̞̃ (SPB)

maʁmɔʁɛl f.
glu

maʁmulin f.

d͡ʒᴶɒb

sɑjo

maʁmɔʁɛl f.
maʁmɔʁɛn f.

lɔt f.

vjölɔ̞̃
ʁɛ̞n də mwɛʁ f.

d͡ʒᴶɒb
d͡ʒᴶɒb
d͡ʒᴶɒb
twɛ̃

djɒb
maʁgaʁjɛt f.

sejö

seö
bufœʁ də ʁe

sajo
sajo
lɔʃ ? f.sajo

sajo

seŏ

sejŏ

d͡ʒᴶɑb

lɔt f.

lɔt f.
lɔt f.28S

13NE 

11W

37E
maʁmɔʁɛl f.
tʲœu̯ f.
kʁapjau̯
lamɑ̃tɛ̃i̯
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112. PATELLE COMMUNE
Quest. 191 ; ALN 601

  GROSSES PATELLES

  ORMEAU
  Quest. 192

  CONQUE

(Patella vulgata).
28S le fjiː e bokɑʒeː « les fyies c’est un mot de l’intérieur des terres ».
33 dɛ̞ bɛ̞nɪ ty lɛ̞ buʁ lɔ̃tɑ̃ ɛ pi ty lɛ̞ hɒ̆l də dɑ̃ lz ɛ̞kɒ̆l e pi ty lɛ̞ 
mɑ̃d͡ʒə duv dy vinɛg « les patelles tu les fais bouillir longtemps et 
puis tu les enlèves de la coquille et tu les manges avec du vinaigre ».
33 sɛ̞ ty ki k ɛ l pyː dɑ̃nd͡ʒœ pwɛ̞sɔ̃ dɑ̃ tut lɛ̞z ɪːl / ty n sɛ̞ pɑ / e 
bɛ̃ ʒ m ɑ̃ a t diʁ / ʃɛ̞ l bɛ̞nɪ // – [Enquêteur] puʁki // – bɛ s ty 
fʁap lə bɛ̞nɪ t ɛ̞ sy l ʁoki / i s ɑ̃ a t ɛ̞magʎɪ lɪ « sais-tu quel est 
l’animal marin le plus dangereux dans toutes les îles ? Tu ne sais pas ! Eh 
bien je vais te dire ! C’est la patelle ! – Pourquoi ? – Eh bien si tu frappes 
la patelle tu es sur le rocher ! Il va t’écrabouiller, lui ! ».
37 « Le berni le vrai nom c’est le chapeau de gendarme ».
38 « Les berniques ils appellent [il apɛl] ça les chapeaux de gendarme ».
20 On en donne aux canards.
36 On les conserve en bocal dans le vinaigre et on les mange pour 
soigner le mal de mer.
38 On donnait des patelles comme nourriture aux porcs.
23W fliʲɛ̞ « pêcher des patelles ».

Grosses patelles
ʁɑ̃ (m.) 23 (opercule très dur)
ʁɛ̞̃ (m.)  23W (jaunes, ne se mangent pas)
ʒvɛu̯ (m.) 27N (jaunes)
eːkɒ̆jɒ̆r (m.) 34(SO) (ne se mangent pas).

Ormeau (Haliotis tuberculata tuberculata)
ɔʁmo 14 21 28 28S
ɔʁmje 29 30 31 37E 38
ɔrmɛr̞ 32(SPB, C, SS) 33 34(SO)
ɔʁmɛ 37
ɔrmɛ 32(SPB)
ɔʁme 37E
ɔʁmɛi̯ 35 36
ʊrmɛ 32(T, SPB)
ʊʁmɛ̞ʁ 33
urmɛ̞t 32(V)
öʁejɔ̃ 29
gɔfiʃ ? (f.) 28
gufiʃ (f.) 27
gufig (f.) 22 23W 24 26 26NE
gufik (f.) 22S 25 25E 26
bufik (f.) 26
pitŏ 9
27 Étymologie populaire : « c’est un nom anglais / good �sh ».
32(T) Pluriel (rarement) : urmjɒ.
33 d͡ʒə sulɛ̰m ramase dz ʊʁmɛ̞ʁ me i n j ɑ̃n a pa un amɑ ɑ̰ʃtœ̝y̯ 
« nous avions l’habitude de ramasser des ormeaux, mais il n’y en a pas 
beaucoup maintenant ».
33 ty pʁɑ̃ y kutœ̝ e ty l pɑs dɑ̃ l fɔ̞̃ d l ɛ̞kɒ̆l kum ʃuⁿnɑ lɑ / e i 
s ɑ̃ vɛ̃ oʁ / pi ty kɔu̯p lə vɑ̃tʁ e la tɛ̞t / ty mwɛ̞ l ɔʁmɛʁ dɑ̃ y 
pʎat / pi fo k ty mɛt de l yʁ dɔv dy sɔu̯da / pi ty lɛ lav bɛ̃ /…/ e pi 
yn fɑi̯ k ty lz a bɛ̃ nɒi̯ / ty pʁɑ̃ y gʁɔu̯ bugɔ̃ d bwɛ / e y pti maʁtœ̝ 
/ e pi ty lɛ̞ tɒ̆p puʁ lɛ̞ fwɛʁ tɑ̃dʁ / pi ty pœ lɛ̞ buo̯ʎɪ / lɛ̞ fʁikɒ̆ʃi: u 
lɛ̞ piklœ̝ « tu prends un couteau et tu le passes dans le fond de la 
coquille comme ça là, et il sort. Puis tu coupes le ventre et la tête, tu mets 
l’ormeau dans un plat, et puis il faut que tu me�es de l’huile avec du 
bicarbonate de soude, et puis tu les laves bien […] et puis une fois que 
tu les as bien propres, tu prends une grosse souche de bois et un petit 
marteau, et tu les tapes pour les a�endrir. Et puis tu peux les bouillir, les 
faire cuire à la poêle ou les conserver dans le vinaigre ».
34(Tté) l pituːzi « les entrailles de l’ormeau ».

Conque
korn 34(SO)
kɔ̞u̯n 33
koʁne (m.) 15NE
köɑ̆rn 34(SO)
vlik 34(SO)
köklyʃ 32(T)
kɔklyʃ 32(SSr)
viɲo (m.) Va�eville-la-Rue (canton de Caudebec-en-Caux, Seine- 
 Maritime)

?

bɛʁnik
fliː
ʃapo ʃinwɑ m.

kɑ̆pyʃɔ̃ m.

?

kɑ̆py d̥ ʃinwe m.

beːni m.

bɛʁnik
pede m.

fjiː
lɑ̃pɔt
 

fliː
fjiː

lɑ̃pɔt
lɑ̃pɔt
bɛʁnik

ʃɑ̆pö ʃinwɑ m.

fiː (SS)
fjiː (T, F, SPB, SSr, C)

mni m.
pti mni m.
bɛʁni m.
pti bɛʁni m.
kɔ̃naʁ m.
aʁapɛt
ʃapo d ʒɑ̃daʁm m.

lɑ̠̃pɔt

mni m.
ʃapo pwɛ̃ty m.

bɛnɪ m.
bɛ̃nɪ m.
bɛ̞̃nɪ m.

fʎiː

?

bɛ̞ni m. (SB, SJ)
bɛ̃ni m. (SO)
bɛ̞̃ne m. (SO)
bɛ̞̃ɲi m. (Tté)
fʎɛ̃ r. (SO)

bəʁnik (m. ?)
vni m.

u d bɛʁbi m.

fliː

fjiː

fjiː

bɛ̞lɛ̃ m.
beːlɛ̃ m.

fjiː
ʃapö ʃinwɛ m.

bɛʁnik

?

bəʁnik (m. ?)
ʃapo d ʒɑ̃daʁm m.

lɑ̃pɔt
bɛʁlɛ̃ m.
kapjaö̯ m. p.

lɑ̃pɔt
 

lɑ̃pɔt
 

bʁœlɛ̃ m.
bɛʁnik
ʃapo ᵈ ʃinwa m.
lɑ̃pɔt ?
 

fjiː

fli

lɑ̠̃pɔt
ʃapjaö̯ ʃinwɑ̆ m.

kapjo ʃinwɑ m.

ʃapo d ʒɑ̃daʁm m.
vɛʁnik

bɛʁnik
bɛʁnik
ʃapo ʃinwɑ m.

ʃapo d ʒɑ̃daʁm m.
ʃapo ʃinwa m.
beni m.

fjiː
y d bʁœbi m.
ʃapo ʃinwɑ m.
ʃapo d ʒɑ̃daʁm m.
bɛʁnik

ʃapo ʃinwɑ m., fjiː 

beːlɛ m.
beːle m.

ʃapo ʃinweː m.

9SW

11W

15S

25E

28N

28S

13NE
23W

26NE

27S

30SE

30N

27NE27N

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

fʎiː

fʎiːfʎiː
fʎɪː

fɪː, fjɨː fjiː

fjiː
ʏ d bʁubɪː m., fjɪː

y d bʁubɪ m.

yː d bʁœbiː m.

ɥø d bɛrbi m.

fjiː
beːlɛ̃ m.

beːni m.

beːni m.

yː d bʁebi m.

10NE
bœʁnik
bœʁlik

35E
beːni m.

12E

15NE

13E

14Elɑ̃pɔt
 

lɑ̃pɔt
 

lɑ̃pɔt
 

lãu̯pɔt 

12SE
lãu̯pᵒ͡ɔt

37E
mni m.
vni m.
bɛʁnɛ̃ m.
bɛʁnik (m. ?)

21S
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113. BIGORNEAU COMMUN
Quest. 193

  POURPRE PETITE PIERRE

  LI�ORINE OBTUSE

  GIBBULE CENDRÉE

  CALLIOSTOME

  PORCELAINE-PUCE

(Li�orina li�orea).
(J’ai aussi noté viɲö à Berville-sur-Seine et Tou�reville la Corbeline, en 
Seine-Maritime ; dy kajø « des bigorneaux », donné par un seul 
témoin à Berville-sur-Seine, semble douteux).
6 Le mot est bien connu, mais ce coquillage ne se trouve pas localement.
21 j ɑ̃n a a fulbak « il y en a beaucoup ».
38 « Y a plusieurs races ».
4 viɲo (m.) « sorte de bigorneau non comestible ». 
9S dəmwɑ̆zɛl (f.) « très petits bigorneaux verdâtres, assez plats ».
11 vɛɲ (f.) « gros bigorneaux » (certains sont dorés) ; dmwazɛl (f.) 
« coquillage gris, lisse, à re�ets nacrés, plus plat et plus petit que le 
bigorneau et moins apprécié » ; møsjø : la coquille est semblable à celle 
de la demoiselle, mais n’est pas pointue.
29 bɛʁnik « sortes de petits bigorneaux, gris-verts, pointus ».
35 biɲbɛt « sortes de petits bigorneaux pointus qui se �xent sur le bois 
des pêcheries ».

Pourpre petite pierre (Nucella lapillus)
On ne mange pas ce coquillage.
gɔgiːl (f.) 23
gʁo viɲo 22
viɲo blɑ̃ 14 15 22
viɲo d̥ tʲɛ̃ 15
viɲo d̥ tʲẽ 14
viɲo d̥ t͡ʃẽ 13E
viɲɔt (f.) 13 13NE
viɲɛt (f.) 13NE
bylɔt (f.) 13
ptit bylɔt (f.) 12
möʒu d ʒɑ̃ː 29
muʒu d ʒɑ̃ː 29
muʒu d̥ kʁetjɛ̃ 28S
muʒu d̥ kʁet͡ʃᴶɛ̃ 28
muʒu d̥ kʁeːtjɑ̃ 27
kɔk (f.) 25
kɔk a ʒvo (f.) 34(SO)
vlik ʃɔrʃjɛð (f.) 34(SJ)
vlik sɥɒi̯z (f. r.) 34(Tté)

sy vlikaö̯ 34(Tté)
pɛ̃g̥ 38
byt 11W
ʒakvie ? 22
konbiʃɛ ?  28
38 Commentaire du témoin : de pɛ̃g̥ s et amɛʁ kɔm dy fjɛl « des 
pingues c’est amer comme du �el ».

Li�orine obtuse (Li�orina obtusata)
On ne mange pas ce coquillage.
pti ʁɑ̃ (m.) 21
kofɛt 21
maʁgəʁit 20
viɲo a mɛʁd (m.) 23
vliko sovɑʒ (m.) 34(SO)

Gibbule cendrée (Gibbula cineraria)
peʁɛt  14 15
pjeʁɛt  14
dmwazɛl  9SW 10 11W 12
dmwɛzɛl  9
mwɛn (m.)  38
viɲo d cɛ̃ (m.) 13 13NE 14
bʁigo d ʃjɛ̃ (m.) 37
gri vliko (m.)  34(SO)
kölẽ (m.)  34(SO)
ʃapɛl  11W
ʃipəʁl (f. ?)  36
eskaʁgo d mɛʁ (m.) 30
eskaʁgö d me (m.) 29

Calliostome (Calliostoma zizyphinum)
egliz (f.)  24 25 27
eglie̯z (f.)  23
ɛgjiz (f.)  22
egjie̯z (f.)  27N
katedʁal (f.)  29 30
ʃɒtɛ  34(SO)
topiː (f.)  34(SO)
vliko d espɒ̆ɲ  34(SO)
bɛʁʒəʁɔnɛt (f.) 29 (pour les plus petits)
34(SO) vlik d egʎiːz « scalaire commune (Epitonium clathrus) ».

Porcelaine-puce (Trivia arctica et Trivia monacha)
gine 37
vlik de ʃɑ̠s̃ 34(SO)
tʁiʲɔt 22 23
34(SO) : nu le me dɑ̃ sa puʃɛt pur ave buɔ̯n ʃɑ̠̃s « on les met dans 
sa poche pour avoir du bonheur ».

ti viɲŏ

viɲö

viɲö

bigɔʁnö

viɲɛt f.

viɲo
 

gɔʒɛ̃

kɔklɛ̃ (SS)
köklɛ̃ (T, SPB, SSr, C)

viɲo

kɔ̞u̯klʏːʃ f.

viɲo nɛ

bigɔʁnö

ɲɛr vliko (SO)
vlikaö̯ (SJ)
kŏk f. (SO)

bʁɛlɛ̃

vʁɛlɛ̃

viɲø

faʁɛ̃
bɛʁgo
biʁgɔno

bʁigau̯
bʁigau̯

bigɔʁno

viɲo

viɲo
bʁəlɛ̃

bʁəlɛ̃
viɲo

væʁlɛ̞̃viɲɞ
viɲɞ
vɛˡlɛ̃

bʁɛlɛ̃

bʁœlɛ̞̃
viɲo

bʁelɛ̃

viɲɛt f.

konibe

göʒɛ̃

kɔnibo

viɲo
vʁɛlɛ̃

tɔʁtʁø

viɲo

viɲo

viɲo

bigɔʁnö
ˈkʁøtə

bigɔʁnö
pti bigɔʁnö

kalimiʃɔ̞̃
kalimiʃɔ̞̃ d mɛ̆ʁ

viɲö

viɲo

viɲo

viɲo

beːni

viɲo

viɲo

viɲo

viɲo
viɲo

viɲo
viɲo nɛʁ
viɲo bjɑ̃

pilo
pilo nwăʁ

viɲŏ

viɲo

bigɔʁno

bigɔʁno
bigɔʁnö

pti viɲo nɛʃ

bigɔʁno

pti bigɔʁno nwaʁ
viɲo ?

viɲo
viɲo

31SE

30SE

28E

30N

28S

28NE 21SW
28N

26NE

22S

27S

25E 23W

27N

19E
18W

14E

13NE 
12E
11W

10NE 9S
9SW

37E
pɛ̃g
faʁɛ̃
fali
bɛʁgo
bʁigau̯
biɲo

21S

12SE
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114. BUCCIN COMMUN
Quest. 195

  CONGLOMÉ�TS D’ŒUFS DE BUCCIN

  CORMAILLOT

  CRÉPIDULE

  NASSE

  DES TARETS

(Buccinum undatum).
(J’ai aussi noté bylö à Berville-sur-Seine, dans le canton de Duclair, en 
Seine-Maritime). 
27 « Ran c’est pour parler français ».
28 Goglu est le terme local, mais les autres mots sont aussi bien connus.
28S Commentaire du témoin : dɑ̃ l teːʁɛ̃ e de kalikokoː « dans 
l’intérieur des terres, on les appelle des calicocos ».
35 « Le bulot c’est le vrai nom ».
11 bylötje « pêcheur de buccins (comme appâts) à bord des trois-mâts 
terre-neuvas ».
37 bylɔte « appâter avec du buccin » (sur les bancs de Terre-Neuve).

Conglomérats d’œufs de buccin
epɔ̃ʃ (f.) 28
plɔt (f.) 28S
ʃyʃo 29
28S la maʁe de plɔt « la marée des pelotes », c’est-à-dire « la marée de 
décembre ». On y trouve des œufs de buccins en quantité. Les informa-
teurs en ignorent la nature : « c’est comme des pelotes de laine blanche, 
les bulots viennent manger ça ».

Cormaillot (Ocenebra erinaceus)
pɛʁsøʁ 28 29
bʁigau̯ pɛʁsœʁ 36
viɲö pɛʁsœʁ 23
vlik ʃɔrʃjɛð (f.) 34(SO)
saʁɒzɛ̃ 27
giʲmɛt (f.)  9
9 Guilleme�e désigne aussi la scalaire commune (Epitonium clathrus).
28 Perceur désigne peut-être aussi la pourpre petite pierre.
37 pɛʁsœʁ (m.) « turritelle (Turritella communis) ».

Crépidule (Crepidula fornicata)
pede (m.) 28 28N 28S 36
pjepys (m.) 22
bɛʁnaʃ 37
28S « C’est arrivé sur les barges du débarquement ».
37 sa kʁɔʃ sy le pjɛʁ « ça se �xe sur les pierres ».

Nasse (Nassarius sp.) 
viɲ 10 11
viɲo (m.) 17 18W 19 19E
viɲo pwɛ̃ty (m.) 22
t͡ʃy pwɛ̃ty (m.) 22
kju (m.) 22
filfɔt 23
fifœt 24
mwɛn (m.) 10 10NE 9S 9SW
kalɛ̃ (m.) 19
bylo (m.) 19
18 viɲo, gagno « natice porte-chaîne (Euspira catena) ».

Des tarets
de taʁɛː 13
de vɛʁ 36
de vɛʁ də mɛʁ 37
de ʃɑ̃piɲɔ̃ 37
de tʁɛj (f.) 38
de tɛʁmit (f.) 19
de kɔʁn (f.) 30
37 « Le bateau a le champignon ».

gʁö viɲŏ

bylö
ʁɑ̃pi

bœʁlö
bɛʁlö

bylo

bylo
 

bylo

kɔ̞u̯klẽ
kɔ̞u̯klẽn

ʁɑ̃
ʁɑ̃ bavuə̯

kɑ̃tɛ̃ʊ̯
kɑ̃tɛ̃ʊ̯ ä vjɑ̃d

kŏk f. (SO)
gros kŏk f. (SO)
köklyʃ f. (SO)

kalikokö

kalikoko

kuku
bylo

ʁɑ̃

ʁɑ̃ bavuː
kalikokö

gögly̟

ʁɛ̞̃
kujɒʁ

kalikoko

bavuə̯
kaliköko
kuku

ʁɛ̃
bavu
kalikokɞ

tɔrjɔ̃

rɑ̃

ʁɑ̃ kapɛ

ʁɔ̃

ʁɑ̃

ʁɛ̃ɑ̯̃
kaʲikökö

bylo

bylo
bylo

kɑ̃tœ
kɑ̃tœ
bylö

bylö

bylo

tɔʁtʁø
bylo

viɲɔt f.

kuku
bylɔ kuku

bylo

? kalikokö
kɔksidʁyː f. kaliköko

ʁɛ̞̃

ʁɑ̃ kapa
ʁɑ̃
bylo

ʁɑ̃

kɑ̃tø̆
byˡlu

kɑ̃tø
kɔ̃tø
ɥœlɔk

bylö

kuku
bylo

bylo bylo

bylo

kuːjɒʁ
ʁɑ̃

ʁɑ̃ bavu
kalikökö

bylo
kɔ̃tø

kʁotø

bylo

ʁɑ̃
ʁɑ̃

tɔʁjɔ̃
bylo
piko
ʁɑ̃

gögly
ʁɑ̠̃
tɔʁtʁø
bylo 

gögly
ʁɑ̃
kujɒʁ

30SE

28S

28N

28E

28NE27S

30N

27N

26NE

25E 23W

22W

22S

18W

14E

13NE 
13E

12E
11W

9SW
10NE

15S bylö
bavø

37E
kuku
bylo
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115. COQUE COMMUNE
Quest. 198

  MACTRE FAUVE

  MACTRE ÉPAISSE

  AMANDE DE MER
  Quest. 196

  P�IRE
  Quest. 200

(Cerastoderma edule).
2 3 4 5 6 On fait la liaison : dez e…
7 8 9 On ne fait pas la liaison : de e…
6 plɒ̆ enɔ̃ « variété de coque (?) non identi�ée ».
8 Les dénominations varient selon la coloration : ɛ̰nɔ̞̃ blɑ̃, ɛ̰nɔ̞̃ ʒɔn, ɛ̰nɔ̞̃ 
ʒɔn a bɛk nwăʁ.
27 kɔtʲɛt « petites coques ».
28S kɔk fʁɑ̃ʃ « très grosses coques ».
37 lə fʁɛ̃ d kɔk, la gʁɛn də kɔk « le naissain de coques » ; sa fʁɛn 
« il y a du naissain (dans la vase dure) ».
6 « Quand ils avaient misère l’hiver / ils allaient chercher des hénons 
[dez enɔ̃] pour les manger ». 
6 kaʁ « panier à coques servant de mesure d’environ cinquante kilos ». 
On ramassait les coques à marée basse dans la baie avec des râteaux. On 
les me�ait dans les quarts pour les « éplucher ». Il y avait deux ou trois 
marchands qui les vendaient comme appâts au Portel.
30N grapɑ̃ (m.) « sorte de gra�oir  pour pêcher les coques » ; 
degrade de kɔk « pêcher des coques en gra�ant le sable ».

31 ʁuleː (en parlant des coques) « désensablées par le courant et 
amenées à la côte »
31 gʁatuʁ (f.) « sorte de gra�oir, fourche�e aux dents recourbées 
pour pêcher les coques “à la marque” » ; səkwɛt (f.) « tamis carré (en 
mailles de poches à huîtres) pour trier les coques »
31 kɔktᶴjeʁ « pêcheuse de coques ». Les coques se pêchaient de trois 
façons : 
- au râteau ;
- « à la marque » : en gra�ant à l’emplacement du trou ;
- « à la dansée [dɑ̃seː] » (anciennement : en piétinant le sable pour les 
faire remonter).

Mactre fauve (Mactra glauca)
vɛʁni 16
klam 14
jam 28S 29
vɑ̃ 24(?) 29
vano 28S
arnɒ 32(SPB)
fjɒ 30
ʃjɒ à Vains (selon 30)

Mactre épaisse (Spisula solida)
fos paluʁd 35 37
kɔk fʁɑ̃ʃ 28S
kɔk blɑ̃ʃ 38

Amande de mer (Glycymeris glycymeris)
Ce coquillage est généralement mal connu.
amɑ̃d 4 18 21 37
amɑ̃d̠ 12
amɑ̠̃d də meʁ 28
amɑ̃d də mɛʁ 7
ʃyʃɛt 34(SO)
bob 34(Tté)
kɔk ʁuʒ 30
kɔksidʁyː 22
paluʁd 9 26 27
pɑ̆luʁt 5
pʁɛʁ 15
pʁɛ̆ʁ (m.) 8
klam (m.) 37 (dénomination récente)
klɛ̰m (m.) 2
vɛʁni (m.) 37
28 klams (f.) « clam (Mercenaria mercenaria) ? » (grise, coquille 
épaisse) ; peut-être confondu avec le verni.
28 vɛʁni « verni (Callista chione) » ; (coquille �ne, couleur marron).
30 vɛʁni « coquillage bivalve non identi�é ».

Praire (Venus verrucosa)
Elle n’est pêchée qu’en Bretagne et sur les côtes du département de la 
Manche.
pʁɛʁ 3 4 22 24 31
prɛr 32(SPB)
pʁɛʁ (m.) 26 27 30
pʁeʁ (m.) 23 28N 29
pʁeː 20 (importée de Granville)
preː 30SE
kɔk ʁejeː 28
kɔk ʁɛje 35 36 37 37E
kok ʁɛje 38
kɔk dubl 37E
rigo (m.) 30N
hanɔ̃ (m.) 29
ɛnɔ̃ ? (m.) 27
mutɔ̃ (m.) 28 28S
32 Le mot a été recueilli au pluriel. Il n’est pas certain qu’il soit féminin.
27 lez ɛnɔ̃.
38 « On dit des coques / mais c’est la praire le vrai nom ».
16 kökaʁ (m.) « bucarde épineuse (Acanthocardia aculeata) ».
24 pʁɛʁ a po lis (f.) « coquillage non identi�é ».
37 pinɔʃ « bucarde rouge (Acanthocardia echinata) ». « Ça marche 
avec la langue ça / une grosse pinoche rouge ».

kɔk də ʒneː

kɔk
 

enɔ̃ m.

ʃyʃɛt (SO)

vanɛt

kɔk də ʒne

+

enɔ̃ m.

ḛnɔ̞̃
kɔk m.

ɛnɔ̞ ̃m.
kɔk

kɔk (SSr)
kou̯k (SS)

platyʃ

kɔk də vɑz
ptit kɔk də vɑz

kɔk

kɔk

+

+

kɔk m.

kɔk kɔk

+

kɔk r.

kɔk

kɔk de ʒneː
kɔk də sab

kɔk

//

enɔ̃ m.
 

enɔ̃ m.

kɔk blɑ̃ʃ

kɔk

+
+

enɔ̃ m.

enɔ̃ m.

kɔk
kɔk

kɔk

kɔk 
henɔ̃ m.

kɔk fʁɑ̃ʃ
kɔk

kɔk blɑ̃ʃ
kɔk ʁejeː

18W
28N

28S

30N

kɔkij

37E

kɔk də ʒne
kɔk blɑ̃ʃ
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116. (DES) COUTEAUX
Quest. 204

  PALOURDE COMMUNE
  Quest. 201
  
  PALOURDE-POULE�E

  SCROBICULAIRE

  FLION TRONQUÉ

  COQUILLAGES BIVALVES, EN GÉNÉ�L

  COQUILLES VIDES DE TOUTES SORTES  

(Ensis sp.).
13 25 Le mot est bien connu, mais on ne les pêche pas localement.
22 On distingue le manchot de la mancho�e ; ce�e dernière est plus 
courte et non courbée.
23 Le manchot ou manche à coutè s’enfonce en oblique dans le sable ; la 
mancho�e, plus courte et plus large, s’enfonce verticalement.
17 kyʁe (m.), benitje (m.) « variété de couteau à coquille couverte 
de poils ».
22 pitɔt (f.) « pied du couteau et d’autres mollusques ».
34(SO) la kʎɛ « le trou en forme de huit qui signale la présence d’un 
couteau dans le sable ».
18W Les couteaux servent d’appât pour les lignes.
24 La variété à coquille courbe se pêche à la fourche ; celle dont la 
coquille est droite se pêche à la baleine de parapluie.
36 « Un grain de sel au-dessus du trou / il monte / et on l’a�rape / avec 
une baleine de parapluie ».
38 « Les pieds de couteau / on allait pêcher ça avec des baleines de 
parapluie / avec du gros sel ».

Palourde commune (Ruditapes decussatus)
paluʁd 8 19 21 23 24 28 28N 28S 29 31 35 36 37 37E
pɑ̆luʁd 7 
pɑ̆luʁt 6 
paluʁd̥ 38
paluʁd öfisje 30
kɔk d öfisje 29
kɔk a bʁen 29
kök fʁɑ̃ʃ 21S
vɑ̃ (m.) 22 23
fli 37E
fos paluʁd ? 17
+ 2 12 13 16 20 25 32 33 34
? 1 5 9 14 15 26 27
23 Van désigne la palourde mâle.
24 Elles sont bleues ou blanches, selon les fonds.
31 esɛ̃ d paluʁd « gisement de palourdes ».
36 paluʁd də vɑz « palourde de couleur bleue ».
37 Le témoin distingue palourdes lisses et palourdes rayées [ʁɛje] ».
38 klɔvis « grosse palourde ».

Palourde-poule�e (Venerupis corrugata)
dusrɔ̃ (m.) 30SE
kɔk blø 24 28 29 30 31
kɔk bjø 29
kɔk fʁɑ̃ʃ 31
23 kɔk nwɑʁ « palourde-poule�e des fonds vaseux ».
29 kɔk nɛʁ, kɔk d ɛʁbi « autres noms de la palourde-poule�e ? ».
31 Elle se pêche à Jullouville.

Scrobiculaire (Scrobicularia plana)
lavaɲɔ̃ (m.) 35
avaɲɔ̃ (m.) 35
vaɲɔ̃ (f.) 35
vano (m.) 28
klam ? (f. ?) 16
29 kɔk bjɑ̃ʃ, 30 kɔk blɑ̃ʃ « palourde rose (Tapes rhomboïdes) ».

Flion tronqué (Donax trunculus)
fliʲɔ̃ 16 17 18 18W 19 20
fiʲɔ̃ 16
fiɲɔ̃ 16
muj blɑ̃k (f.) 9
aʁikö 8
veɲø 6
18W pjɑje le fliʲɔ̃ « piétiner le sable pour faire monter les �ions à la 
surface ».
31 dusʁɔ̃ « telline-papillon » (Tellina tenuis).

Coquillages bivalves, en général 
kok (f.) 32(SS)
kɔklyʃ (f.) 32(C)
platyʃ (f.) 33
fliː (f.) 21
klɛm ? (f. ?) 2
28 bʁuːjɔ̃ (m.) « marque dans le sol de la présence d’un coquillage ».
31 piʒ (f.) « gabarit qui sert à mesure la taille des coquillages ».

Coquilles vides de toutes sortes 
kökiᴶɑʒ (m.) 31
köklyʃ 32(T)
kɔklyʃ 32(SPB)
ekal 4
ekalip 3 4
ekɑ̆lip  2
7 ekaj, 20 37E ɛkal, 22 29 ekal, 33 ɛ̞kɒ̆l, 37E kɔk « coquille ».
34(SO) vlik (f.) « coquillages divers sans valeur, en spirale surtout ».

kutçɛʊ̯

kuto

kutjö

kutjø̆

mɑ̃ʃ də kuto

kuto
 

kutjɒ

rɒzø̆r (SPB)
rɒzø (C)
sɒbr (SS)

ʁɒzœ̜

kutjɒ

mɑ̃ʃo (SO)
ʃyʃo (SO)
briʲŏʃ f. (Tté)

mãu̯ʃ a kutɛ

pje ᵈ kuto

kutjau̯

mɑ̃ʃ a kutɛ

mɑ̃so
mɑ̃ʃ də kutɛ

mɑ̃u̯ʃ a kute

bit de t͡ʃɛ̃ f.

mɑ̃ʃo
mɑ̃ʃ a kutɛ
mɑ̃ʃɔt f.

siːzjo

mɑ̃so
pje ᵈ kuto

mɑ̃so
pɔʁtəplym

mɑ̃ʃ a kuto

kutjɒ
mɑ̃ʃ a kuta

kutjɒ

+

+

kutjœ

kutɔ ᵈ mɛ̆ʁ

kuto

mɑ̃ʃ a kutɛ
mɑ̃ᶴʃo
mɑ̃ᶴʃɔt f.

+
kuto

kutço

kutçaö̯

kutçɑ
kuto
 kuto

 

mɑ̃ʃ də kuto

mɑ̃ʃ a kuto
kutçeː

mɑ̃ʃ a kutɛ
28S

28N
21S

25E

18W

37E
mɑ̃so
pje ᵈ kuto
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117. MOULES
Quest. 206 ; ALN 602

  DES PETITES MOULES
  ALN 602*

  HUÎTRE
  Quest. 210a

  GROSSE HUÎTRE SAUVAGE
  Quest. 210b

  ANOMIE PELURE D’OIGNON

(Mytilus edulis).
10S ky blø (m.), mul a paʁizjɛ̃ « moules de rivage (qui restent 
longtemps hors de l’eau) ». 
11 kajø (m.) « moules que l’on achète (au lieu de les ramasser 
soi-même) ». 
16 ptit blɔ̃d « moules de couleur brun-jaune » ; cy blø (m.) « moules 
de couleur noir-bleuâtre ».
37 bløv « moules », dénomination en usage au Plessix-Balisson, selon 
l’informateur.
37E mul də kɔʁpi « petites moules » ; mul də maʁe, mul buʁɛl 
« variété de grosses moules ».

9 ʃ nwɛjö « l’intérieur (de la moule) ».
9 Selon l’informateur, les mâles s’ouvrent à droite et leur chair est jaune, 
tandis que les femelles s’ouvrent à gauche et ont la chair blanche.
9SW ʃɑ̃ d mul, plɑ̃ d mul « banc de moules ».
29 mwuːljiʁ « moulières ».
37E tʁɔʃlei̯, kʁɔʃtei̯, bʁɔʃtei̯ « grappe de moules qui se tiennent 
ensemble ».
19E mulje « pêcheur de moules ».

Des petites moules
de mulɛt 31SE
de mujɛt 10NE
de fiʲɛt 16
dy kajø 22 22W 
22 d la fʁiː « des toutes petites moules ».
23 mulɛ̃ « naissain de moules ».

Huître
zɥit 4
iːtʁ 33
iːtr 30N
iːtɹ 34(SO)
itʁ 22 23
iːt 35 36
it 20 29 37E
ʊi̯stœʁ 1
30 ɥit də ʁɔʃ « huître plate ».
36 cy puʁi (m.) « vieille huître ».
37E tʲy vjɔle (m.), it də ʃɑ « variétés d’huîtres ».
31 la kaʁavan « le moment de la récolte des huîtres ».
36 le kaʁavan « le dragage des huîtres ».
36 la me mɔ̃t / lez iːt kɔmɑ̃s a ʃte « la mer monte, les huîtres 
commencent à s’ouvrir ».
36 mɔʁɛ̃ « pieu de parc à huîtres » ; klɑ (f.) « clayonnage ». « C’était 
lacé avec du bouleau / la clâe ».
37E detʁɔke « arracher (les huîtres) du rocher ».

Grosse huître sauvage
Ces mots sont masculins.
pje d̥ ʃəval 2 3 4 6 10 13 14 15 16 17 18 19E 20 24 27 28 28S 30 35  
 36 37 38
pje d̥ ʃəvɑl̆ 7
pje d̥ ʃəva 21
pje d̥ ʃfa 11
pje de ʒvɑ 23
pi d̥ ʃəva 29
pi d̥ ʃəvɑ 26
+ 25
? 32 33 34
// 1 5 8 9

Anomie pelure d’oignon (Anomia ephippium)
anɔ̃ (m.) 30
dyʁʃɔ̃ (m.) 29
ɔʁikɑ̃ (m.) 38
iːt de rɔk 34(SO)
pətɔ̃ʒ 36
38 ɔ̃ va tɔ̃be dɑ̃ le pətɔ̃ʒ […] sa ʁagə le nø « On va tomber dans 
les anomies […] ça usait les nœuds ». 

mul

mul

muj

muj

mul

mul
 

moːl
mwɔl

muːl (SPB, C)

bwɛk də kɔʁbɛ̃ m.

mul

bɛ d̥ kɔrbẽ m. (SO, Tté)
muːl (SO, Tté)
ɔrtɛ de ʒniʃ m. (SO)
ʃyʃɛt (SO)

muːl

mul

mul

muːl

mul
mœsœl

muːl
muö̯l
mwʊl

mwuːl

muːl

muːl

muj

muj

mul

mul
mul

mul

muö̯l
mwʊl

mwɔl

mul
kajø m.

mwul

mul

mul

mul

mul

mul

muːl

mul

mul

mwɔl

9SW

28S

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

25E

27NE27N

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE35E

muö̯l

muö̯l

muœ̯̯l

mwʊl

muu̯l

mul

mul

mul

mul
mwul

mwɔl

mwɔl

mul

mul

mul mul

15E

10NE

10S12E

18W 17SE

9S

18S

15NE

10E

13E

14E

16NE

mujmuj

muj
mul

muːl

muːl

muːl muːl

mul 

muːl
muːl

mol
mulɛt
vilɛʁvilɛt
fiʲɛt
 

12SE
mul 

16SE mulɛt

35E
muk
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118. COQUILLE SAINT-JACQUES
Quest. 207

(Pecten maximus).
6 « On dit ça mais c’est pas la palourde / la palourde c’est un coquillage 
lisse qui vit en eau saumâtre / dans la vase ».
32 Pluriel : de vʊnjaö̯ d mɒi̯ʁ (T) ; de vanjaː (SPB).
34(SO) Pluriel : vɒ̆njoː.
38 « Les jeunes ils causent mieux / ils disent les coquilles ».
11 de bɛːt « des petites coquilles saint-Jacques ».
5 « À chaque fois qu’y a un r qui se présente dans le nom du mois / vous 
avez le droit de pêcher la coquille ».

köki

kɔkij
kɔtfiʃ
göfiʃ
eköfiʃ

kɔfiʃ

pɑ̆luʁt

vɒ̆nɛ m. (SO)
kwɛn (SO)
pitɔn (G)

kɔt͡ʃil sɛ̃ ʒak

van

köfiʃ

göfiʃ

siʲø m.

gɔtfiʃ

vɑ̆ne m.
venjø m.

gɔfiʃ
kɔfiʃ
gɔfiʃ r.

vanɛ m. (SPB)
vʊnjɛ d mɒi̯r m. (T)
skɒ̆lɔp (SPB, C)

skɒ̆lɔ̞u̯p
skɒ̆lŏp
eskɒ̆lŏp

dahɛ̃ m.
ʁikaʁdjau̯ m.

ʁikaʁdjau̯ m.

kɔkiʲ sɛ̃ ʒak

kɔt͡ʃil
kɔfiʃ r.

gufiʃ

siʲø m.
kökiʲ

van
siʲø m.

kɔtfiʃ

kɔtfiʃ
gɔtfiʃ

kɔtʲij
kɔtfiʃ
gudfiʃ

gɔtfiʃ
kɔtfiʃ
kɔkfiʃ

kökiʲ sɛ̃ ʒɑ̆k

kökiʲ sɛ̃ ʒak

pɑ̆luʁt

//

kökiʲ sɛ̃ ʒɑkgɔdfiʃ kökiʲ

gɔdfiʃ
vanɛ m.
kökiʲ

siʲø m.

15S kɔfiʃ
gɔfiʃ

pɑ̆luʁd

kökil

gɔfiʃ kɔfiʃ gɔfiʃ

kɔfiʃ
gɔfiʃ

köki

kɔt͡ʃil

gɔfiʃ
kɔt͡ʃil

gɔviʃ

30N

28S

28N
27S

22S

18W
19E

13NE 

11W

16NE

daɛ̃ m.
ʁikaʁdjau̯ m.

37E
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119. PEIGNE OPERCULÉ ; PÉTONCLE NOIR
Quest. 208 et 209

  PHOLADE

(Peigne operculé : Aequipecten opercularis ; pétoncle noir : Mimachlamys 
varia).
En l’absence de point-virgule on ne distingue pas ces deux coquillages.
1 5 6 8 9 Ces coquillages sont confondus avec la coquille saint-jacques.
15 On ne pêche pas ces coquillages.
36 La présence de pétoncles est « signe qu’il va y avoir du naissain ».
37 j a dø ʁas də pɛtɔ̃ʒ « il y a deux espèces de pétoncles ».
38 « On appelle ça des madeleines mais c’est des pétoncles ».

Pholade (Pholas dactylus)
folat 4
falau̯ (m.) 37
falad 37
ɛl d ɑ̃ʒ 10 35
ɛl d ɑ̃ʃ 4
pito (m.) 9SW 11 11W
pitöt 29
sysjɔu̯ (m.) Vains (selon 30)
kuto d ʁɔʃ (m.) 18
bɛʁnik 22
kɔk a kʊː 28NE
22 kɔʁnɛt, 37 38 kɔʁn « dentale (Antalis vulgaris) ». 
22 fifɔt « mye des sables (Mya arenaria) ».
36 pitau̯ (m.) « coquillage non identi�é, pêché à Terre-Neuve (mye 
des sables ?) ou lutraire ». s e l amiʁal des bwɛt « c’est le meilleur 
des appâts ». 
38 kok a lɑ̃g̥ « mye des sables (Mya arenaria) ? ». (Un témoin indique 
qu’elles sont orange rosé et plus rondes que les palourdes).
38 pɛ̃to (m.) « mye des sables (Mya arenaria) ou lutraire elliptique 
(Lutraria lutraria) ». « C’est amer / ça ne se vend plus ».

tit köki f.

siʲɛt f.

ölivɛt f. ; pɛtɔ̃ʒ f.

?

kalifiʃjo (SO)
kalifiʃjo (SO)

vano ; pɛtɔ̃

siʲɛt f.

pɛtɔ̃ ;×

pti vɑ̆ne
petɔ̃k (f. ?)

vano ;+

pɛtɔ̃ʒ f. ;

vano
ölivɛt f.
pɛtɔ̃

?

?

?

//

madlɛn f.
petɑ̃k f.

pɛtɔ̃ʒ f.
pətɔ̃ʒ f.

pɛɲ
ɔlivɛt f.

ölivjei̯ ; ölivɛt f.

vanɔ ; petɔ̃ʒ f.
wivɛt f.

+; ʁɛ̞̃n f.

? petɞ̃
vanɞ
vanɛt f.

vanɛt f. ; petɔ̃

vano ; pɛtɔ̃

vano ; petɔ̃g

petɔ̃g (f. ?)

pɛtɔ̃ ;+
vano ; petɔ̃k (f. ?)

; pɛto (G)
pti vɒ̆nɛ (SO)

petres f.

; ptit paluʁd f.

pti vanɛ ; pti pətɔ̃

petɔ̃ ; ɔlivɛt f.

?

wano ; vanɛt f.

siʲɛt f. ;+

;+siʲɛt f.
petɔ̃

;+

ölivɛt f. ; pɛtɔ̃ʒ f.

petɑ̠̃g f. ; wivɛt f.vanɛt f.
pɛtɔ̃

vano

ölivɛt f. ; wivɛt f.
petɔ̃k f.

+

petɔ̃k f.
siʲɛt f.

petɔ̃k f.19E

;+siʲɛt f.
petɔ̃k f.

;+siʲɛt f.
petɔ̃k f.

18W
28N
27S

28S

30N

37E
pɛtɔ̃ʒ f.
ɔlivɛt f.
madlɛn f.
ɔʁikɑ̃
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120. MÉDUSE
Quest. 221

18 ʃagon « petite méduse » ; glavjo (m.) « toute petite méduse 
d’environ deux centimètres de diamètre ».
20 « On a pêché un ballot de sougounes ». 
32(SPB) Pluriel : sagaö̯.
33 butɛl a maʁinjɪ « méduses bleues, venimeuses ».
35 dy kɑjɛ « des petites méduses » ; de bulɛt (f.) « des œufs de 
méduse ».
36 « Des ciguës / en parlant comme il faut ».
4 kuj əd matlo « groseilles de mer (Pleurobrachia pileus) ». 
L’informateur pense que ce sont des « œufs de méduse ».
33 limaʃ də mwɛʁ « limace de mer ».
33 – dɛ̞ limaʃ / dɑ̃ l batœ̝ kɑ̃ ty va ɛ̞ bɔnɑtʁ / ɛʃpɑ – puʁ lə sɛʁtɛ̃ 
– ɛ / il ɔ̃ l ɑ̃kʁ osi bjø / puʁpʁ / e sy l sjɛʒ dy batœ tut ɛ̞ puʁpʁ 
/ ɛ̃ / dɛ̞ limaʃ / dɛ̞ limaʃ də mwɛʁ « des limaces, dans le bateau 
quand tu vas aux casiers, n’est-ce-pas ? ». – « Asurément ». – « Et elles 
ont l’encre aussi bleue, pourpre… et sur le siège du bateau, tout est 
pourpre, hein ! Des limaces, des limaces de mer ! ».

gɑ̆l p.

medyz

bub

lʏn
lʏn de mɛ (SO)

medyz

sagɔg

buʁb
buʁbœ m.

sagan
sɔgɔn
sugun
ʃøgɔ̰m ?

butɛl də mwɛ̆χ
butɛl a maktjɛː
butɛl a pwɛ̞sɔ̃
butɛl a mäʁinjɪ

sɔlɛj m. mədyz

plɔt
kuj
sidʲy

maʁgɔ̃d
(dy kɑye)

medyːs

sagɔn
sagog

sagun

sagɔg
sagog

medyz̥

buʁb

bub

//

sagɔ m. (SPB)
medyz

medyz̥
sagɔʁ
d la glɛʁ

sagɔg

sagɔgsagɔb

sagɔb

medyz
bub r.

sagɔn
d la glɛʁ

sagau̯n

medys
dy bʁɛ̃

?

medyz

sagɔn

sagon

(ʃagon)
(glavjo m.)

ʃagɔɲ

medyz

medyz
medyz

medyz

28N

28S

18W
19E

13NE 

11W

9SW
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121. ANÉMONE DE MER
Quest. 222

Aux points 5 et 8, l’informateur a refusé de donner le nom de l’anémone 
à l’enquêtrice. « C’est un mauvais mot / j’aime autant pas vous le dire / 
c’est trop malhonnête » (5) ; « ça a un nom même bête » (8 ). 
6 Commentaire de l’informateur : « nous on a des noms pour désigner 
ça / mais vraiment des noms plus que vulgaires ».
10 fʁɛz « anémone de mer de couleur rouge ».
11W Pluriel : kaʁapjo.
23 vluːʁ (m.) « Alcyonium digitatum ».
23 t͡ʃy d bø, 26 ɔʁtiː (f.) « dahlia de mer (Urticina felina) ».
25 Les culs de bœu se trouvent sur les rochers.
29 Les culs de cheva se trouvent sur les rochers.
36 Les couilles de Bertons sont les anémones les plus grosses.
32(SPB) pumjɛ (m.) « écorce pileuse (Electra pilosa) ».

tʁŏɲɔ̞ ̃d mɛ̆ʁ m.

petʁɔ̃ m.
pötʁɔ̃ m.
pötʁö m.

anemon

kɔ̃ d rötʲi m. (SO)
kɔ̃ d veːnys m. (SO)
œ d̥ pytɛ̃ m. (SO)
sɑ̃syː (SO)

pisøz

×

t͡ʃy d bø m.
vluːʁ m.

×

kɔlɑ̃ m.
?

anemɔn

ʃyʃɔ̃ m. ×

×

kaguj

könis m.

//

anemon

ɔʁtiː
tʁu dy cy m.
kaʁape m.

+

ky d ʒymɑ̃ m.
kuj də bəʁtɔ̃

anemon
ky d̥ ʃəva m.

limɒ̆ʃ de mɒi̯r ? (SPB)
ciʃœ̜r m. (T)

fɔ̃tɛn a jɔ
vak
tʲy d bø m. ɔʁtiː d mɛʁ

anemon
kaʁape m.

×

×

pisu m.

kaʁape m.
kaʁape m.

sysɔ̃ m. r.
fʁɛz

t͡ʃy d bø m.

×

×

×

×
×

×

anemon də mɛʁ

11W

13NE 

18W

sysɔ̃ m.
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122. ÉTOILE DE MER COMMUNE
Quest. 223

  C�CHAT D’AMI�L

(Asterias rubens).
13 14 Pluriel : tʁyɛː.
15 Pluriel : tʁəvɛ.
33 Pluriel : tʁɛ̞pjɛ̞ʁ.
38 « Ça c’est de la crasse / les étoiles [lez ɛtwɛl] ».

Crachat d’amiral (Crossaster papposus)
kʁaʃa d amiʁal 10 18
ʁozas (f.) 16
fifɔt (f.) 15
15 On les trouve agglomérées dans les �lets « comme du ciment ».
18 pat də kanaʁ « étoile pa�e-d’oie (Anseropoda placenta) ».
21 kʁakʁɒ (m.), sɑ̃ paʁɛl « très petites étoiles de mer ».

twɑ̆j
twɑ̆j ed mɛ̆ʁ

fifɔt

kʁɛ̃kʁɛ̃ m.

eːtɛl (SO)
eːtɛl de mɛ (SO)

tʁye m.
tʁəve m.

fiːfœttʁɛpɪ m.

ɛtwɛl

?

fifɔt fifɔt

etwæl əd mɛ̆ʁ

etwɛl ed mɛ̆ʁ

pat p.

//

etwal

etwal
tʁəve m.
kʁəve m.
siflɔt

+

ətwɛl
ətwɛl də mɛʁ

etel də mɐi̯r (T, SS)
etel (SPB)
etɛ̞l (C)

etɛl
tʁyɛ m.

etwal də mɛʁ

etwɑ̆l də mɛ̆ʁ

ətwɛl

etwɛl

etwal
tʁuɑ m.

fifɔt

vivɔt
etwɛl də metʁye m.

etwal

fifɔt
sölɛj m. r.

tʁuɑ m.

etwal əd mĕʁ

etwal də mɛʁ

etwal də mɛʁ

fifɔt
fifɔt

etwal də mɛʁ

etwal də mɛʁ
etwal

etwal

9SW

11W

13NE 

18W
28N

28S
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123. OPHIURE
Quest. 224

  OURSIN
  Quest. 225

Ces mots sont masculins, sauf indication contraire.
6 « Ça casse comme du verre ».
14 Pluriel : kʁaklɛː.
20 « Des belles-mères et des carantules / délivrez-nous / Jésus ! »

Oursin 
uʁsɛ̃ 5 6 8 9 9SW 10 12 13 14 15 17 18 19 19E 21 22 23 24 25 26  
 27 29 30 36 38
ursɛ̃ 32(SS)
uʁsẽ 11 
ʊʁsɛ̃ 7
wɔʁsɛ̃ 20 
uʁsɛ̃j̞ 2
uʁsɛ̃j 4 
uʁsaj 2
uʁsi 37
hɛʁiʃɔ̃ 33
ɛriʃɛ̞̃ (d mɒi̯r) 32(T, SPB, C)
hɛrisɔ̃ d mɛ 34(SO)
lɑ̃tɛʁn d aʁistɔt (f.) 16
kökö 16
? 35
// 1 19
14 Pluriel : uʁsẽ.
32(T, SPB, C) ɛ̞̃n ɛriʃɛ̞̃ (d mɒi̯r).
6 On ne trouve que des coquilles vides. 
7 « Y en a qui les mangeaient / ah / faut avoir une petite cuiller pour 
a�raper la noix / oh ! »
5 8 dez œ (m.) « des coquilles d’oursin vides ». 
8 glɔʁjö (m.), glɔʁ (f. ?) « boules gélatineuses très lourdes, que l’on 
remonte dans les �lets ».
11 glɔsɛ̃ « amalgame gélatineux qui �o�e sur l’eau de la mer ».
13 məlɔ̃ (m.) « holothurie ».
21 kul d a̟n (f.) et budɛ̃ (m.) sont probablement des holothuries, la 
première étant décrite comme une « boule pleine de sable », le second 
comme un « saucisson plein de sable ».

fetø
kʁakʁa
taʁɑ̃tyl f.
sɑ̃ paʁɛj f.

milpat

kʁakle
kʁakʁa

×?

?

?

kaʁɑ̃tyl f.

kaʁɑ̃tyl f.
kʁakʁɑ

t͡ʃʲɔt etwæl f.

kʁɑ̆kʁɑ̆

//

milpat

×

kʁakʁa

?

tɛrpi (SPB)
tœrpi (C)

+
kʁakʁɑ
sɑ̃ paʁɛj (f. ?)

kʁɑ̆kʁɑ̆

pat də kʁɑö̯ f. p.

aʁeniː f.

milpat

gʁipie̯
kʁakʁɑ
makak

?
?

?

×

kʁakʁɑ̆

kʁakʁa

kʁakʁɑ
kʁakʁɑ

makak
minaʁ
sɑ̃ paʁɛj

?

×

oflyʁ (f. ?)

kʁɑkʁɑ
kaʁɑ̃tyl f.
kʁɑkʁɑ

kaʁɑ̃tyl f.
kʁakʁɑ
sɑ̃ paʁɛj (f. ?)

×

+
×

11W

13NE 

18W

28S
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124. ARÉNICOLE
Quest. 226

  TORTILLON OU CÔNE D’EXCRÉMENTS (D’ARÉNICOLE)
  Quest. 227

4 Les broucards sont les plus gros arénicoles.
9 də l veʁuj « des petits vers ».
27 Le sandon est presque noir et on le trouve dans le sable vaseux du 
havre ; le ver de sable se trouve dans le sable non vaseux.
34(SO) Ils peuvent être de couleurs di�érentes : vert sandron [vɛr 
sɑ̃drɔ̃], brun sandron[brœ̃ sɑ̃drɔ̃].
36 « Y a du rouge et du noir / le meilleur c’est le noir ».
37 Pour la pêche aux plies.
38 On les coupe en morceaux pour appâter les lignes.
2 3 4 ebʁŏde (v. tr.) « vider (un ver) pour le me�re sur l’hameçon ».
2 veʁŏtje / veʁŏtjɛʁ, 3 veʁŏt͡ʃʲe / veʁŏt͡ʃʲĕʁ « personne qui 
cherche des vers pour les vendre aux pêcheurs ».
12 pice dy ve « ramasser des vers ».
19E fwiʁ de vɛʁ, 23 fwiʁ dy pity « creuser pour prendre des 
arénicoles ».
23 fwis (f.) « trou creusé pour chercher des arénicoles ». 

Tortillon ou cône d’excréments (d’arénicole)
Il se trouve au-dessus de la galerie souterraine du ver.
ʃje (f.) 26 
ʃjas (f.) 26 28 28S 30
tças (f.) 21 22 23
tçaʃ (f.) 6
ʃjyʁ (f.) 36
budɛ̃ 12
bʁɛ̃ 8
kʁɔt (f.) 3 4
kʁŏt (f.) 2
mɛʁdə ʁɔ̃d (f.) 14
dy mɛʁæ̃ 36

pin də nɛgʁ f.

vɛʁ də mɛʁ
vɛʁ də vɑz

byjɛ̃
gʁo vɛʁ də vɑz

buzø

vɛʁ
vɛʁ də sɑb

vɛ̆ʁ də mɛ̆ʁ

vɛʁ ed mɛ̆ʁ

//

sɑ̃dö

ve

ve

vɛ

vɛʁgan (f. ?)

vɛ̆ʁ

pity

sɑ̃dɑ̃

vɛʁgjam

buzu
gʁö vɛ

vɛʁ a pik
gʁo vɛʁ

sɑ̃dɔ̃
vɛʁ də sɒb

sɑ̃dö
sɑ̃dɔ̃

sɑ̃do
sɑ̃dɔ̃
pity

vɛʁ
vɛʁ də ma

ve

sɑ̃drɔ̃ (SO)
sɑ̃dɔ̃ (SO)

sɛ̞̃dɛ̞̃ (T)

sɑ̃ᵈdɔ̃

vɛʁ də sɑb
ve maʁẽ

veö

vɛʁ maʁɛ̃
vɛʁ də sab

vɛ
pity

×

vĕʁ
vĕʁ maʁɛ̃
gʁo vĕʁ nwăʁ 

vɛʁ də vaz
bʁukæʁ
bʁodø ?

vɛʁ də sɑbl
vɛʁ nwaʁ

vɛʁ nwaʁ

vɛʁ

veʁo ?

veʁ də meʁ
veʁ də sɑb

veʁ də pi
28S

25E

19E

13NE 

11W
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125. NÉRÉIDE
Quest. 229

  G�VE�E BLANCHE

  VER DE ROCHER

  SERPULE TRIANGULAIRE

(Le plus souvent Hediste diversicolor). L’identi�cation de ces vers est une 
a�aire de spécialistes, les espèces variant selon les milieux et pouvant 
facilement être confondues.
4 On trouve le carpelu rouge dans la vase et le carpelu blanc dans le sable.
35 36 Les informateurs distinguent deux sortes de cha�e, l’une rouge 
(Hediste diversicolor), l’autre blanche (Nephtys hombergii). Il en est de 
même pour la grave�e au point 38.

Grave�e blanche (Nephtys hombergii)
ka (m.) 23
ʁɑ̃ (m.) 23
kɑ̆ (m.) 25
bjɑ̃ kɑ (m.)  34(SM)
bʎɑ̃ʃ kɒ̆t  34(SO)

Ver de rocher
(Probablement Marphysa sanguinea). 
vɛʁ də ʁɔʃe 26 27
vɛ̞r de röci 34(SO)
vɛrm 32(SPB, SSr, C)
vɛ̞rm 32(T, SPB) 34(SO)
vɛʁp 33
kartɛl (f.) 34(SO)
gʁos bɛt (f.) 25
26 Il peut mesurer jusqu’à un mètre cinquante de long.
4 bökăʁ (m.) « Capitella capitata ? ».
22 kaʁpəlwuz « aphrodite (Aphrodita aculeata) ».
23 vɛʁ də vɒz (m.) « ver non identi�é ; fragile ».
24 veː (m.) « sorte de ver inconsistant dont l’extrémité a�eure ou sort 
du sable ».
30 taɲ (f.) « massif d’hermelles ».
32 dy lukʁ (T), dy luk (SPB, SSr, C) « sorte de ver élastique, jaunâtre 
ou rougeâtre, qui se trouve dans le sable ».

Serpule triangulaire (Spirobranchus triqueter / lamarcki)
dy kɒ̆rŏl 32(SPB)
d l ɛkalɛ̃ 27
de tyb 8
de pip 8
de tɥiʲŏ d pip 2
d la gal 24 (même dénomination que les balanes) 
de gal 4
14 tetɔ̃, 16 mɛ̃ d nɛ̃ (f.), dɛ « spirorbe (Spirorbis sp.) ». « Tous les 
petits machins rouges / c’est des tétons » (14).
16 fanɛt (f.) « bryozoaires ».
16 flœʁ də mɛʁ « grande �ustre (Flustra foliacea) ».

veʁuj

pluz̥

ʃat

sysɔ̃ m.

rwʊʒ kɒ̆t (SO)
rwɔʒ kɑ m. (SM)

pluz

kapløz
pluz

pwɔz

kɒ̆t (SS)
plɛ m. (T, SPB, SS)
plœ m. (C)

gʁavɛt
ʃat

ʃat

pɛstiʃ
ʃat

katʁɛl
pluz ?

pluːz̥
pluːz

pluːz

ʃni
pluːz

?
vɛʁ ʁuʒ m.

pluz ?

//

milpat m.

kɒ̆t

kat
ka m.

pjøʁ m.
plø m. pluz

veʁuj

kaʁpløz
kapløz

kapløz
pluz

pluz

kapløz kapløz

plwuz

kaʁply m. 

pluːz pluz
pluz

pluz

×

milpat m.
×

+

19E
18W

13NE 

11W

28S
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126. DES BALANES
Quest. 231

  (Moule) QUI PORTE DES BALANES

  ANATIFE
  Quest. 232

9 « Par ici y a pas mal de choses mais y a pas tout quand même ».
38 « Ça bou�e tout / la gale / ça se croche partout ».
38 « Les moules il avaient la gale ».

(Moule) qui porte des balanes
galøz 10 11 12 13NE 19E
galɛu̯s 4 
galwuz 22 
kɑjœz Va�eville-la-Rue (canton de N-D de Gravenchon, S-M)
kɒjøz 13E

Anatife (Lepas anatifera)
puspje (m.) 10 (?) 28S
baʁnaʃ 29
bɛʁnaʃ 38
bəʁnaʃ (v.) 35
bɛrnɒk 32(C)
bɛnɒkʎ 33 34(SO)
biɲak 32(T, SPB)
biɲɒk 32(SSr)
bɛnek (m.) 25
beːnek (m.) 26
kɔnʁɔt 23
tiɲɔ̃ (m.) 8
d la ʁɔɲ 16
piʁano (m.) 14
bɛk də peʁɔkɛ m. 24
taʁɛ ? (m.) 30
ɛʁmit ? (m.) 30
? 5 7 9 11 12 15 27 36 37
× 2 6 13 19 20 21 22 28 31
+ 3 4 17 18
// 1
6 « Il en vient sur du bois �o�é ».
28S On n’en trouve pas localement.
38 « Des bernaches ça colle sus les épaves […] y en a qui mangent ça / 
un peu dans le genre des moules ».
CROYANCES :
23 Les anatifes se trouvent souvent sur le bois �o�é. On croit qu’ils 
donnent naissance aux oiseaux de mer, que l’on observe souvent aussi 
posés sur ce bois. 

de kʁapökɔk f.

de beːni ? m.

de tiɲɔ̃ m.

d la gal

dy gʁavje 
dy nɔʁ

d la gal
de vni m.

d la gal
d la gal

?

?

de gal f.

//

d la gal

dɛ̞ kɔ̞u̯klẽⁿ m.

de mɒkʁøz f.

×

?

de vɛryː (SS)
dy kryklɒ m. (SPB)

?

?

?

de t͡ʃykmɛl (m. ?)

dy kɔʁɑ̆j

?
?

?

d la gal

×

d la gal

d la gal

de makʁøz f.
d la gal

d la gal

d la gal

de kʁapokɔk f.

de kʁapökɔk f.
de gal f.

d la gal
de pede m.

d la gal

d la gal

de teɲ f. 

d la gal
dy gali
×

11W

19E
18W

28S

37E
d la gal
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127. PUCE DE MER
Quest. 233

(Talitrus saltator).
La puce de mer est souvent confondue, entre autres, avec le pou de mer 
(Ligia oceanica) et di�érentes idotées (Idotea sp.). 
8 Les puches sautent tandis que les poux de mer (?) courent. « C’est le 
sens contraire à la personne / ça met six mois pour naître puis un jour 
pour vivre ».
13 L’informateur indique que puches et poux de loup sont di�érents, mais 
ne peut préciser.
33 Pluriel : kʁicɒi̯ d mwɛχ « puces de mer ». On les distinguent des 
pwɛʁ « poux de mer ». 
33 e / d͡ʒə t dizɛ l ɔt sɛ̆ʁ lɛ̞ pwɛʁ / ki mɔ̃t amɔ̃ la myʁal dɑ̃ la 
kɒʃɪː / dɛ̞ mil « et je te disais l’autre soir, les poux qui montent sur le 
mur dans le port… des milliers ! ». 
38 (À propos d’une raie) ɛl e tut syse / la pys də mɛʁ « elle est 
toute sucée ; (c’est) la puce de mer (qui la suce) ».
2 wãj (m.) « parasite, sorte de pou, qui s’incruste dans la chair du 
poisson ».
30 puː « sphéromiens » (Sphaeromatidae).

ti koʃɔ̞ ̃gʁɑ̆ m.

pys

pwɛi̯ m.

pu m.
pwe m.

?

pyʃ
pu d mɛʁ ? m.

pyʃ

//

kʁicɛ d mwɛχ m.
pwɛʁ m.

pyʃ
pu d lu m.

?

pysʁɔ̃ m.

pu d mɛʁ m.

pwɛ d lu m.

ekʁɛ̞l

pu d ma m.
puː m.

sotikö m.

pyʃ

pwe m.

puˡlu m.

pys de mei̯

pyʃ
pti kɔʃɔ̃ m.

sotikɔ m. (SS)
sötiko d mɒi̯r m. p. (SS)
sotikɒ m. p. (SPB, SSr, C)
sotikaö̯ m. (T)

pys də mɛʁ
pu d mɛʁ ? m.

pys də mɛʁ

sotiko m. (SO)
pyʃ de grɛv r. (SO)

pwe d mɛ m.

pys
pys

pys

pyʃ

pys də sab

pys pys də mɛʁ
pu d mɛʁ m.

pu m.

×

pys də sɑb
pu d sɑb m.
kɔʃɔ̃ m.

pti kɔʃɔ̃ m.
saö̯tikɔ d vʁɛ m.

19E28S
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128. CREVE�E GRISE
Quest. 234 ; ALN 609 « creve�e »

  DE TOUTES PETITES CREVE�ES

  CE QUE CRIENT LES MARCHANDES DE CREVE�ES

(Crangon crangon). 
28 Un informateur a�rme que le sauticot est une toute petite creve�e 
blanche dans les rivières du havre, l’autre donne ce mot comme 
synonyme de creve�e grise.
28N L’informateur n’est pas certain que le sèticot soit la creve�e grise.
3 sotʁɛʲe / sotʁɛʲɛʁ « pêcheur/-euse de creve�es grises ».
4 ʃəvʁɛt « sorte de creve�e plus petite et plus transparente que la 
creve�e grise ».
11 ʒ vɑ a la gʁiz « je vais pêcher des creve�es grises ».
23W saö̯tikö (m.) « creve�e d’eau douce ».
35 d la gʁos gʁəny « des creve�es portant des œufs ».

De toutes petites creve�es
dy ʃəvʁɛ̃ 35
dy ʃəvlɛ̃ 37
dy ʃɛrvẽ 34(SO)
dy ʃɛrvɛ 34(SO)
dy pu 12
dy pujö 37
de pwal 3
dy pwal 18
dy pwal də ky 18
de fil 17
de ʃfø 17
dy ʁdu 35
dy bukau̯ 38
d la pyʃ 11
d la mɛ̃dril 30N
30N Mindrille dénomme aussi le menu fretin en général.
34(SO) Il s’agit de toutes petites creve�es diaphanes qui servent d’appât 
pour la pêche au mulet.
35 Le redoux est plus petit que le chevrin.
38 Commentaire de l’informateur : « Le boucau / la petite creve�e / 
pour éfarer [ɛfaʁe « amorcer »] le mulet / �n comme un cheveu / il 
faut / une serpillière pour le pêcher / un havenet avec serpillière ».

Ce que crient les marchandes de creve�es
4 sotʁɛl / de gʁɔs sotʁɛl / sotʁɛl / de gʁɔs sotʁɛl.
5 gʁənaːdə gʁənaːdə.
5 kʁœvɛt a la uː.
8 vule vu de søtʁɛl.
19 y a dy kaʁdɔ̃ dy bjö kaʁdɔ̃.
19E la / kʁəvɛt.
20 « À la belle creve�e ! »
21 ɑ̃ vulu d la byɞt « en voulez-vous de la buho�e ? »
24 « Sauticot sauticot ! »
29 « À la belle creve�e ! ». Commentaire de l’informateur : « mais c’est 
du sauticot ».
30 kʁœvɛt bɛl kʁœvɛt / dy bucɛ dy bucɛ.
3 ʁuløz « marchande de poissons ambulante ».
4 mɛʁlɛ̃ fʁiʲuː / makɛʁjaö̯ lau̯ « merlans frais, maquereaux brillants », 
3 mɑkʁiʲo / mɑkʁiʲo fʁɛ / pleʲi pleʲi fʁɛʃ : cris des marchandes de 
poissons ambulantes.
19E la bɛl mul də ljɔ̃ [« Lion-sur-mer »] : cri des marchandes de 
moules.

gɛʁnad 
gɛʁnad gʁiz

sœtʁɛl

ʃəv

sötikö m.

søtʁɛl

søtʁɛl

setʁɛl

//

ʃɛ̞ʁvɛ̞t

søtʁɛl

buk m.

sotikö m.

sötikö m.

saö̯tikö m.

byɞt kaʁdɔ̃ m.

kʁœvɛt

kʁœvɛt

buk m.

sotiko m.
saikö m.

ʃɛrvɛ̞t (T, SPB, SSr, C)
ʃɛrvɛt a sabjɛ̞̃ (SPB)
ʃɛrvet de sabjɔ̞ ̃(SS)

kʁəvɛt

buk m.

ʃəvʁɛt

ʃɛ̞rvɛt (SOm Tté)
griz ʃɛ̞rvɛt (SO)
bʎɑ̃ʃ ʃɛ̞rvɛt (SO)

saö̯tikö m.

byɔt
byʁɔt

ʃəvʁɛt
byɔt

kʁœvɛt

sau̯tikö m.

sotʁɛl
ptit gʁiz

sɔtʁɛl

kʁœvɛt

kʁəvʁɛt
ptit gʁiz

gʁiz
buko ? m.

kʁəvɛt

kœʁvɛt
gʁiz

kʁəvʁɛt
kʁəvʁɛt gʁiz

kʁəvɛt
kʁəvɛt gʁiz
(sotikö m.)

28Nkʁəvɛt gʁiz

saö̯tikö m.28S
(sɛtikɔ m.)

19E

9SW

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

28NE 21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

28N

16NE

16SE

12SE

35E
ʃœvrɛt ʃəvrɛt

krevʁɛt

ʃəvʁɛt

krevʁɛt

kʁəvɛt

kʁɛvɛt

saö̯tikö m.

kʁœvɛt

sɛ̞tikö m.saö̯tikö m.

sɛtikɞ m. sɛ̞tikö m.

sɛ̞tikö m.sɛtikɞ m.

sɔu̯tikö m.

sötikö m.

kʁəvɛt
kʁəvɛt

kʁəvɛt

kɦevɛt

kʁøvɛt

kʁœvɛt
salikɔk

kʁœvᵉ͡ɛt

kʁœvɛt

kʁəvᵉ͡ɛt

gʁiz kʁœvɛt

kʁəvɛt
gʁiz

salikɔk

sɑ̆likö m.
kʁəvɛt

gʁiz
søtʁɛl

kʁəvɛt

37E
buk m.
bukɛ̃ m.
bukau̯ m.
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129. CREVE�E ROSE
Quest. 234 ; ALN 609 « creve�e »

  PETITE CREVE�E ROSE

  GROSSE CREVE�E ROSE

(Palaemon serratus). 
5 Ne se pêche pas localement.
6 « On n’en pêche pas assez pour en parler ».
30 dy bucɛ vɛʁ « sorte de creve�e que l’on pêche à Chausey ».
2 gɛʁnɑ̆dɛu̯ « creve�ier, bateau qui fait la pêche à la creve�e ».

Petite creve�e rose (probablement Palaemon elegans)
ʃəvʁɛt 27 
kʁəvɛt də maj 23 
kʁəvɛt 28NE 28S 29
buktɛ̃ (m.) 16 18
buktɔ̃ (m.) 15 
bet͡ʃy (m.) 22S
salikɔk 13E
saligɔt 8
kavalje (m.) 10
kɑ̆vɑ̆lje (m.) 10NE
10 pys « très petite creve�e rose ». 
10 bösyː « petite creve�e rose, portant toujours des œufs quand on la 
pêche ». 
11 böʃyː « creve�e dont la partie dorsale présente un excroissance ».
12 ʁuʒ, böʃy « creve�e espagnole », selon l’informateur.
12 faleːzɛt (f.) « petit bouquet migrateur », selon l’informateur : 
Palaemon macrodactylus ?

Grosse creve�e rose
ʒak (m.) 16 
minis (m.) 14 
baʁbo (m.) 11W 
baʁbjo (m.) 10 
di gʁam (m.) 10 

gɛʁnad ʁɔz
gʁɔs gɛʁnad

sœtʁɛl ʁɔz̥

buk m.
bu m.
bucɛ m.
but͡ʃɛ m.

dmwɛzɛl də ʃɛʁbuʁ
kʁœvɛt

sɑ̆likŏk
buke m.

buce m.

//

pʁon (m. ?)

ʃəvʁɛt

buːce m.

kʁœvɛt

bucɛ m.

butʲe m.

buce m.

buce m.

ʃəvʁɛt

gros ʃɛrvɛ̞t (SPB)
ʃɛrvet (SS)
pron (SPB)

ʃəvʁɛt
butʲɛ m.

bucɛ m.

gros ʃɛ̞rvɛt (SO) kʁœvɛt
buce m.

butʲe m.

dəmwazɛl də baʁflœʁ
kʁœvɛt

butʲe m.

butʲe m.
salikɔk

buce m.

buceː m.

gɑ̃baʁd
gɑ̃bɑ̆z ?

bɔu̯tʲɛ m.

bucɛ m.
salikɔksalikɔk

salikɔk
buke m.
buk m.

salikɔk

buce m.

kʁəvɛt

buke m.

buke m.

buce m.

buke m.
buce m.

buce m.

buke m.

but͡ʃe m.
but͡ʃeː m.

kʁœvɛt
bwocɛ m.

9SW

11W

13NE 
23W

28N

28S

10NE

26NE

27S

30SE

21S

12E

18W

25E

27NE27N
15NE

28NE 21SW

28E

22W

22S

13E

14E

13NE 

9SW

28N

12SE

bucɛ m.

bou̯cɛ m.

bou̯tʲɛ m.

bucɛ m. r.

kʁœvɛt

kʁəvɛtkɦevɛt
bucɛ m.

kʁəvɛt kʁəvɛt

kʁəvɛtbuːcɛ m.

kʁœvɛt

buce m.

buce m.

salikɔk
buce m.

buce m.

salikɔp

salikɔk

salikɔk baʁbjö m.

37E
ʃəvʁɛt
ʃœv
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27NE

130. HOMARD
Quest. 237

  LANGOUSTE ROUGE
  Quest. 241

  LANGOUSTINE
  Quest. 240

  GALATHÉE
On ne fait pas la liaison avec l’article, sauf aux points 3 et 5.
13 lapɛ̃ (m.), ɔm a baʁb (m.) « appellations plaisantes du homard ».
34(SO) ho̰mɒ̆r de röci, ho̰mɒ̆r de tɛ̞r, ho̰mɒ̆r de hul « homard aux 
pinces bleues, que l’on pêche à la côte ». kwɔðœ « homard aux pinces 
rouges, que l’on pêche au large ».
34(SO) swoʎ, tɹɛʃ « trace que laisse un homard dans la vase pour aller 
à son abri » ; hul (f.) « abri d’un homard ».
28 œn gʁɛn « une frayère de homard ».
18W dy biʲaʒ « ce qui n’est pas homard dans le casier (étrilles ou 
tourteaux, par ex.) ».
CROYANCES :
3 « Le congre n’est jamais loin du homard. Il le mange quand il change 
de carapace ».
6 « Où y a un homard / y a un congre / il le surveille / il dit quand tu… 
[rires] » [quand tu mueras, je te mangerai].
8 28 Le homard et le congre partagent le même abri ; quand le homard 
mue, le congre le mange.
9SW kɑ̠̃ k i j a ɛ̃ omaʁ j a ɛ̃ kɔ̃g « quand il y a un homard, il y a un 
congre ».
10 La sainte Vierge est représentée sur la carapace du homard.

Langouste rouge (Palinurus elephas)
lɑ̃gus 4 6 7 14 19 20 24 38
lɑ̃gus ʁoz 38
krab a ko 34(SO)
krab a kɔ 32(T, SSr, C, SS)
krɒ̆b a kɔ 32(T, SPB)
kʁab a kɔ̞u ̯ 33
33 d͡ʒ avwɛ u tʁamlɑ / e l mɛtʁə lə tʁavɛʁ dy pɔʁ də bʁɛkɔ̞ pi 
mɛt dɛ̞ bɛ̞ni ᵈdɑ̃ː / poː /vɛ̃ e vɛ̃nʃɛ̃ kʁab a kɔ̞u̯ kum ʃuⁿna la      
« j’avais un tramail et le me�ais en travers du port de Brecqhou, et puis 
je me�ais des patelles dedans. Pouh ! Vingt ou vingt-cinq langoustes 
comme ça là ! ». On prenait aussi les langoustes à la senne.
34(SO) demweːðɛl « petite langouste ».

Langoustine (Nephrops norvegicus)
eːkrevɛt 34(SO)
kakawɛt 10 11W 13 13NE
kɑ̆kɑ̆wɛt 4 6
6 « Ça se vendait pas dans le temps / c’était refoutu à la mer / tout ça / 
mais le dernier trait / le dernier ou l’avant-dernier / ils le gardaient pour 
l’équipage / ça ne se vendait pas ».

Galathée (Galathea sp.)
eːkrevis 34(SO)
kɛrbiʃ 32(T)
klaktʲy (m.) 23
tapky (m.) 10
taptʲy (m.) 38
tapt͡ʃy (m.) 22 28

omaʁ

ɔmaʁ

ömæʁ

ömăʁ

ɔmaʁ

ömaʁ
 

ʁomaʁ

humær (SS)
humɒ̆r (T, SPB, SSr, C)

humɒʁ

ʁumɑʁ

ömaʁ

hö̰mɒr (SO)

ʁumɒʁ

ɦumɒʁ

ʁumɒʁ

hɔma
umɑ

ɔmaʁ

omɒʁ

ɦumɒʁ

ɦumɒʁ

ɦumɒʁ

ʁömaʁ

ömaʁ

ɦumɒʁ
ʁumɒʁ

omaʁ

umaʁ

ɦumɒʁ

ɦumɒʁ

ʁumɒʁ

ʁɔmaʁ

ömɑʁ

ömaʁ

ömaʁ

ömaʁ

//

omaʁ

ɦumaʁ

omaʁ
blø

ömăʁ
nwăʁ

omæʁ

omăʁ

ʁömaʁ
blø

ɔmaʁ

ɔmaʁ

omaʁ
ɦumɒʁ

ɔmɑʁ

9SW

18W21S

23W

27N

26NE

28NE
28N

28S

22S

27Sɦumɒʁ 21SW
ɦumɒʁ

ɦumɒʁ

25E
ɦumɒʁ



      

20
21

© Patrice Brasseur, Université d’Avignon, 2016

25 

15 

33 

32

34

30

26 

27

29

2324

19
16

35

3637 38

14
13 

12

9

7

6

8

5

1

2

11

22

4

10

3

18 1728

31

7

131. PETIT HOMARD
Quest. 238

14 Pluriel : kʁitʲɛː.
19 klace « homard de quatre cents grammes ». 
24 Pluriel : valeː.
26 patu « gros homard mâle ».
34(SO) ʃuk (f.) « très gros homard ». 
36 la byʃ « la taille du homard requise pour sa capture ». 

×

kʁicɛ
kastɔʁ
nɛstɔʁ

×

×

kʁicɛ

kʁice
 

×

syfjɛ (SPB)

×

kʁikɛ
ʁumiʎö

×

krit͡ʃɛ (SO, G)

kʁit͡ʃɛ

kʁicɛ

siːfle

×
×

×

kʁit͡ʃe

kʁitʲe

×

kʁike

valɛ

klace

dmwazɛl f.
pti blø
pɛ̃spɛ̃s

dəmwɛzɛl f.

×
×

//

ʁumiʲɞ

sifle

kʁit͡ʃe
ɦumijo

×

×

×

klace

kʁice
×

×

kʁit͡ʃɛ
kʁit͡ʃɛ

kʁit͡ʃɛ28S

22S

18W
28N
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132. HOMARD FEMELLE PORTANT DES ŒUFS
Quest. 239

      

Ces mots sont féminins, sauf indication contraire.
11 gʁo ky, gʁo pake « crabe femelle portant des œufs ».
37 « C’est mauvais / ça a la vie plus dure qu’un mâle […] ça se conserve 
plus longtemps ».

×

?

?

fymɛl a gʁɛn

pacɛt
 

fymɛl a mwoʁɛː

fymel (SSr, SS)
fymɛːl (T, SPB, C)
puːl (T)

humɒ̆ʁd
fymwɛ̞ːl

möle ? m.

hö̰mɒ̆rd (SO)
mwɛð (SO)

fəmɛl a muʁeː

fymɛl a muʁeː

fymɛl a mwɔʁɛ

fəmɛl gʁəne fəmɛl gʁəne

×

fəmɛl ɑ̃ gʁɛn

patʲɛt

×

fəmɛl a muʁeː

fymɛl a muʁeː

pacɛt

?
?

//

fymɛl a mwöjeː

mɔʁɛːs ×

patʲɛt

fymɛl a mwajeː
fymɛl a gʁɔn

omaʁ gʁɛne m.
×

×

×

×
mɔʁɛs

mɒʁɛs ʁömaʁ gʁene
ʁömaʁ dʁene

//

gʁeneː
agʁeneː
amuʁeː

gʁeneː
19E

18W

28S
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133. BERNARD-L’ERMITE COMMUN
Quest. 243

(Pagurus bernhardus).
22 Pluriel : kɔʁnibyʃjau̯.
23 Pluriel : kɔʁnibiʃjo, kɔʁnibyʃjo.
23W de kɔʁnibiʃeː à Ga�eville-le-Phare, selon l’informateur. 
29 Pluriel : kɔnbiʃjɒ.
36 kaʁnibotje « casier avec lequel on pêche des bernard-l’ermite ».
38 « Il va dans la coque du coucou [« coquille du buccin »] / sa maison 
c’est le coucou ».

bɛʁnaʁ l æʁmit
pɛizɑ̃

ʒɑ̃ dəmwazɛl
ʒɑ̃ bɔnɔm

bɛʁnæʁ l ɛʁmit

ʁɛ̃gɑ̃

kɔnbiʃɛ

kavalje
 

kajamɑ̃

ɛrmit (SPB)

bylötẽ

kʁab ɛʁmit f.

ʁɑ̃piː
kɔʁnibiʃe
kɔʁnibyʃe

kɑ̃tɛu̯ a pat

ɛrmit m. f. (SO)
sudɑ̆r (SM)
lorm f. (G)

sɔldɑ

kɔkɑ̃ti
kaʁnibo

bɛʁnaʁ l ɛʁmit

kɔnbiʃɛ

völœʁ də mezɔ̃
patʁɑjø

ʁɑ̃piː

kalipo

ʒɑ̃ bɔnɔm
kutydje

bɛʁnaʁ l ɛʁmit

ʒɑ̃ bönɔm

ɦɑ̃bjɔ̃
ʁɑ̠̃bjɔ̃

ɛkʁɛviʃ f.

bɛʁnaʁ l ɛʁmit

kölibyːʃɛ

ʁɑ̃bjɔ̃

ɦɛ̞̃bjɔ̞̃

pjɛʁ l ɛʁmit
ʁɑ̠̃bjɔ̃ ?

ʁɑ̃pɨː

kalipo

bylö

bɛʁnaʁ l ɛʁmit

ɛʁmit

ʒɑ̃ bönɔm

ʒɑ̃ bɔnɔm
ʒɑ̃ bönɔm

ʒɑ̃ bɔnɔm

kɔʁnibyʃɛ

bɛʁnaʁ l ɛʁmit

×

bɛʁnaʁ l ɛʁmit
bɛʁnaʁ l ɛʁmit
nanaʁ

//

ʁɑ̠̃bjɔ̃

30SE

28S

27N 22S

21S 18W

13NE 

11W

10NE

//

ʁɑ̃pjɔ̃

37E
kɔkɑ̃tɛ̃
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134. ÉTRILLE
Quest. 244

      

(Necora puber).
18 19 Les mots entre parenthèses désignent une grosse étrille.
11 liʁ « dénomination de l’étrille à Dieppe (point 10, selon un 
informateur de So�eville-sur-mer ». 
13 de liʁɛː « des étrilles à Saint-Pierre-en-Port (point 12) selon un 
informateur d’Yport ».
13 Pluriel liʲɛː. 
23 Raguaise est le mot qu’emploient les paysans. 
24 24 Selon un informateur de Cherbourg : ɟɛt « nom de l’étrille à 
Fermanville » et ʁagez « dénomination de l’étrille à Cosqueville 
(point 23W). 
10 ɑ̃ʒle (m.) « étrille engourdie par le froid et rejetée à la côte ».
11 La crabe anglaise [kʁɑb ɑ̃glɛz] est décrite par l’informateur comme 
« entre la crabe et l’étrille », avec une carapace foncée : ?
11W musɛt « petite étrille ? ».
14 15 seʁik (m.) « petite étrille ».
16 siʁik « petit crabe diaphane qui se pêche avec les creve�es ».
21 dʁyɛt « sorte de petite étrille avec une carapace lisse gris bleuâtre et 
le bout des pa�es rose » : étrille à pa�es bleues (Liocarcinus depurator) ?
30 seʁik [genre ?], glosé « crabe de sable » par l’informateur, pourrait 
dénommer l’étrille frippée (Liocarcinus corrugatus).

×

etʁiʲ

kʁab̥ sŏvɑ̆ʒ
kʁap ɛ̃ʁɑ̆ʒe
line m.

etʁi

kʁɒb a lɛn
 

etʁi
 

kjakaʁ m.

krɒb gɛrʒiː (T)
ʒɛrʒiː (SPB)
gɛrʒœ̜y̯s (SSr)
krɒb gɛrʒœ̜y̯s (SPB)
krɒb d͡ʒʊrʒœ̜s (T)
ptit krɒ̆b (C)
ptit krɒp (SS)
dɛmweːzel (SS)
eːtril (SS)

liː

gʁɛd͡ʒɛ̞z
gʁɛd͡ʒɔ̞ ̃m.

ɑ̃glɛt
ɟep
ʁagez

etʁi m.

krɒ̆b greʒeð (SO)
greʒeð (SO)
greʒɔ̃ m. (SO)
demweːðɛl (SO)

ɑ̃glɛt

sagɑ̃ m.
ɑ̃glɛt r.

pjɛntʁɛ m.

ɔlivɛt səʁig

?

etʁil

etʁiletʁil

ɑ̃glɛt

ɑ̃gʎɛt

krab a lɛn

etriʲ

de pjɛntʁeː m.
de pɛltçeː m.
kjakɒʁ m. 

ezɛl
iʁwɛi̯

liʲɛ m.
ljɛ m.patɛʁn

ile m.

liː

etʁil

ɑ̠̃glɛt
pje pjɒ m.
etʁil

sɛʁ ɑ̃glɛ m.

ɑ̃glɛt

ɑ̃glɛt

dʲɛt
ɑ̃glɛt

etʁɪl

etʁiʲ

etʁiʲ

//

liʲɛ m.
ljɛ m.

liʁ
ʃɛvʁ
viʁwɑ m.

ilɛ m.
ilɛz
elɛt

ʁadʲɛi̯z 

etʁil
klapăʁ m.

etʁiʲ

ilɛ m.

etʁiʲ
(klakaʁ m.)

etʁiʲ
etʁiʲ
(klaklaʁ m.)

dmwɛzɛl

kʁɑb a lɛn

ɑ̠̃glɛt
ɛtʁil
 ɑ̠̃gjɛt

9SW
10NE

11W
12E

13NE 

21S

22S27NE

26NE

21SW28NE
28N

27N

25E 23W

30N

30SE

37E
sɛʁ m.
dʁagnɛl
dmwazɛl
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135. A�IGNÉE DE MER ATLANTIQUE
Quest. 245

  PETITE A�IGNÉE DE MER
  Quest. 246

(Maja brachydactyla).
27 de ulɛ̃.
23W Mousse�e « araignée facile à décortiquer » ; raou « araignée 
di�cile à décortiquer ».
26 Gambi « araignée mâle qui a des pa�es et des pinces longues ».
28 Châles « grosse araignée mâle ».
38 Choue�e « araignée femelle » ; chouant « araignée mâle ou grosse 
araignée » ; monsieur « grosse araignée » ; ʒilgɔk (m.) « araignée de 
sexe indéterminé ».
7 « Y en a même qu’ils ont [k iz ɔ̃] des moules qui poussent dessur 
[ətsyʁ “dessus”] ».
14 Tailleuse, 15 couturière : on la nomme ainsi parce qu’elle « fait des 
trous dans les �lets ».
32(SSr) Les enfants me�aient des appâts dans des branches d’aubépine 
pour a�raper des araignées.
33 Les araignées sont considérées comme les meilleurs crabes. Elles se 
vendaient traditionnellement à la saint-Jean.
10 kʁap ʒapönez « dromie ? ».
11W 13 14 tuʁluʁu (m.) « dromie (Dromia personata) ».
34(SO) trehɒ̆r (v.) « macropode à long rostre (Macropodia longiros-
tris) ».

Petite araignée de mer
 - en général :
kʁab mus (m.) 38
mus (m.) 38
musɒʁ (m.) 26 27 27N
musɛt 16 17 18 19 19E 23 24 25 26 26NE 27 28 28N 28S 30 31
kʁab mus 23
gʁapiʲɔ̃ (m.) 37
piɔ̃n 32(T)
dam 38
 - petite araignée couverte de mousse ou d’algues :
kʁab pwɛly 37E
gʁap pwɛly 37
pøjy 36
musyː ? 28
musy (m.) 34(SO) 36
musœð̜ 34(SO)
musɛt 22 23W 28 29
pluʁ à Pirou, selon 29
vʁɛcœ (m.) 33 (pluriel : vʁɛcøʁ)
pu (m.) 15

aʁeɲe

aʁeɲe
ekʁivɛ̃ m.

aʁeɲe

filwɛ̆ʁ
eʁiɲe

kʁɒb də me

kutyʁjɛʁ
 ɛʁeniː

ekʁivɛ̃ m.
hyœ̯lẽ

ʁɛjo m.

?

pihɔ̰ɲ (SO)
pihɑ̠̃ɲ (SO)
pihɑ̠̃n (SO)
hɥœlẽ m. (SO)

kʁab

kʁɑ̆b musy

gʁy m.

(ʃoɛt)
(ʃwɛt)
(ʃuɑ̃ m.)
(ʃwɑ̃ m.)
(məsjø m.)
(ʒilgɔk m.) 

gʁap
kʁap də bɑ

kʁapəly
kʁap pəly

kʁab
huvlɛ̃ m.

pluʁ

krab də mwɛ
krab də meː

krab

gʁyː
aʁɛɲiː

ɛaɲiː
tɒjøs
tɒjœʁ m.
fɛʁnɑ̃ m.
eaɲiː

ɦuö̯lɛ̃ m.

kʁab

kʁab də sen

aʁeɲe
?

//

pɛ̞̃ⁿtço m. (SS)
pœi̯n tjɔ m. (C)
hølɛ m. (SS)
hølɛ̞̃ m. (C)
hyvlɛ̃ m. (SPB, SSr)
hyːvlɛ̞̃ m. (T)
krab de parɛ (SM)

kʁab

kʁab iʁöɲɛ̃

kʁab də sen
bʁiʲɒʁ m.
(musɛt)
(ʁau m.)kʁab musyː

ulɛ̃ m.

aʁɛɲiː

kʁab də sɑn
ʁɛjau̯ m.

aʁeɲe

aʁeɲe

aʁeɲe

aʁeɲe

aʁeɲiː
ekʁivɛ̃ m.

aʁeɲe
ekʁivɛ̃ m. 

aʁeniː

kʁɑb
kʁɑb də me

kʁɑb
plu m.
pluʁ r.
(ʃɑl m.)

kʁɑb
plu m.

pluʁ

18W

23W

26NE

28NE

27NE27N

27S
28N

25E

28S

30N

30SE

21S

(gɑ̃bi m.)
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136. TOURTEAU
Quest. 247

  TOURTEAU FEMELLE

  PETIT TOURTEAU
  Quest. 248

(Cancer pagurus).
9 ɛ̃ avæʁ.
11 13 13NE Pluriel : ʁusjaö̯.
12 14 Pluriel : ʁusjɒ.
12E 13E Pluriel : tuʁtjɒ.
21 La crabe à l’uœ se pêche à pied, la crabe �anche se pêche au casier.
26 Dormeur est considéré comme l’équivalent français.
29 Le dormeur est un tourteau « velouté ».
30 Poupart « gros tourteau ».
30 lə uvɛ ; 31 lə uve.
8 kʁab ʃinwɑ « grand crabe circulaire (Atelecyclus undecimdentatus) ». 
« Il a double carapace ».

Tourteau femelle
frɑ̃ʃ krɒ̆b (f.) 34(SO)
ʃɑ̃kʁœy̯s (f.) 33
ʃɛ̞̃kres (f.) 32(SS)
ʃɛ̞̃krɛs (f.) 32(C)
ʃɛ̞̃krɛ̞s (f.) 32(T, SPB, SSr)

Petit tourteau
kʁabɛt (f.) 14
pti ʃɛ̞̃kr fwɔrœ̜ 32(C)
rwɔʒ̥ krɒ̆b (f.) 34(SO)
uvɛ 7
pɔltʁɔ̞̃ 7
klopwɛ̃ 16
ganivɛl (f.) 23 (mot d’introduction récente)
10 ɛ̃ pɔltəʁɔ̃ « un tourteau qui vient de muer et qui s’abrite sous un 
autre ». On l’utilise comme appât pour la pêche au bar.
10 le sys e kʁaʃ « les étrilles et petits tourteaux ».

avæʁ

tuʁtjø

uvɛ

kʁɑb
dɔʁmœʁ
tuʁto
 kʁab̥ f.

gʁap f.

ʃɛ̞̃kr (T, SPB, SSr, C, SS)

ʃɑ̃kʁ

kʎopwɛ̃

kʁɑ̆p f.

krɒ̆b f. (SO)
pwɛ̃kʎo (SO)
ʃɒ̃kr (SO)
hwe (G)

kjopwɛ̃

pwɛ̃klo
dɔʁmœʁ

pwɛ̃klo

kʁɛ̃pɔ̞̃

kjöpɔ̃

kʎöpɑ̃

pupɒr

pupɑ

pupaʁ

ʁuseʁuse

kʁɑ̆p fʁɑ̃ʃ f.

pupɒʁ

kjopɑ̠̃

kami
dɔʁmœʁ

pwɛ̃klo
dɔʁmœʁ

kjopɛ̞̃
dɔʁmœʁ kʁap fʁɑ̃ʃ f.

dɔʁmœʁ

dɔʁmœʁ
pwɛ̃klo

pupɒʁ
dɔʁmøʁ

kjopɛ̃
dɔʁmœʁ

pwɛ̃kjo kʎopɔ̃

tɒs f.

kʎopɔ̞̃
klopwɛ̃

kʎopɛ̃ kʁɑb̥ a l ɥœ f.
kʁɑb̥ fʁɑ̃ʃ f.

pupaʁ
tuʁtjo
dɔʁmœʁ
pɒte

tʉʁto
kʁab f.

ʁusɛ

tuʁtɛ

tuʁtɛ sɔʁjɒ p.

tuʁtö

tuʁtö

//

gʁɔs kʁap f.
dɔʁmœʁ r.

ʁusɛ

kʁab fʁɑ̃ʃ f.

ʁusɛ

kjɔpwɛ̃

dɔʁmœ̆ʁ

dɔʁmœʁ

kʁap fʁɑ̃ʃ f.

pupaʁ
dɔʁmœʁ r.

pupaʁ
dɔʁmœʁ

pupaʁ
dɔʁmœʁ

dɔʁmœʁ
uve

kʁɑ̠̃pɔ̃

kʁɛ̃pɔ̃

30SE

30N

28S

28N
27S 28NE

25E 23W

22S27NE27N

21SW

21S

26NE

19E
18W

13E
13NE 

12E 10S

10NE
9SW

dɔʁmœʁ

kjopwɛ̃ r.

pupɑʁ

dɔʁmøʁ

dɔʁmœʁ
klopwɛ̃

(pupaʁ)

37E
pwɛ̃klo
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137. C�BE VERT
Quest. 249a

  DES C�BES (en général)
  Quest. 249b

(Carcinus maenas).
La carapace du crabe vert est parfois rouge, orangée ou grise.
3 klapæʁ « crabe vert à carapace rouge ».
4 kʁap ʁuʃ (f.) « crabe vert à carapace rouge ».
30N Pluriel : krabjɒ.
36 pløtʁ signi�e aussi « fainéant ».
4 dɑ̆dɑ̆ « crabe sanguin (Hemigrapsus sanguineus) ».
10NE kʁɑ̆pɛt (f.) « Pinnotheres pisum (petit crabe que l’on trouve dans 
les moules) ».
18 19E pɛ̃ʃaʁ « tout petit crabe qui pince très fort ». On le pêche à pied 
avec les creve�es. Il est rose et a le bec de chaque pince croisé.

Des crabes (en général)
de kʁɑb (f.) 11 19E 28 28S 37E
d la kʁɑb (f.) 31
dəl kʁab (f.) 8
de kʁap (f.) 4 9SW 10 28S
de gʁap (f.) 37E
dy kʁabɛ̃ 33
dy krabẽ 34(SO)
dy krabɛ̞̃ 32(T, SPB, C)
de kʁɑ̃k (f.) 37E
de vavæʁ 6
13 kʁabje (f.) « endroit où il y a beaucoup de crabes ».
37E kʁabɛt (f.), kʁɑ̃, kʁɑ̃ce « très petits crabes ».

pɛ̃ʃaʁ 

kʁab̥ ɑ̃ʁaʒiː f.
gʁap aʁaʒiː f.

krɒ̆b fwɔrœ̜s f. (SPB)
krɒb fwɔrœz̥ f. (SPB, SSr)
krab fwɔrøz̥ f. (SS)
krɒb fwɔrɛ̞s f. (T)
krɒ̆b gɛrʒiː f. (SPB)
gœrʒœ̜y̯s f. (C)
vɛrt krɒb f. (SSr)

?

vɛrte krɒ̆b f. (SO)
rwʊʒ krɒ̆b f. (SO)
kwʊres f. (SO)
fwɛðœ̜z f. (SO)

kʁɑ̆b ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab vɛʁ
kʁab ʁuʒ

katakau̯

kʁab ɑ̃ʁaʒɪː f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiːe̯ f.

krabɛ

kʁɑ̆p ɑ̃ʁaʒe f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.
kʁab vɛʁt f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab vɛʁt f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁɑb ɑ̃ʁaʒiː f. kʁɑb vɛʁt f.

kʁɑb vɛʁt f.

kʁab de sab f.

kʁab vɛʁt f.
kʁab ʁuʒ f.
kʁab vɛʁt f.
kʁab ʁuʒ f.

?

//
kʁap vɛʁt f.

pløtʁ

pti kʁab vɛʁ

kurøz f.
krab vɛrt f.

kʁɒb vɛʁt f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f. kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁɑb̥ aʁaʒiː f.

kʁabɛt f.
kʁab ɑ̃ʁaʒɪː f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.
kʁab vɛʁt f.

kʁab ɑ̃ʁaʒiː f.

kʁab vɛʁt f.
vɛʁte kʁab f.

kʁab ʒapönez f. kʁab aʁaʒie̯ f., kʁab vɛʁt f.

ljɛ
feɔ̃

ljɛ 
ljɛ vɛʁ

kʁap vɛʁt f.
kʁap ʁuʒ f.

kʁɑb vɛʁt f.
kʁɑb aʁaʒeː f.

kʁap sovaʒ f.
kʁap ɑ̃ʁaʒe f.

kʁab vɛʁt f. kʁab aʁaʒji f., kʁab vɛʁt f.

sɔldɑ̆
nene
krap ʁuʃ f.

klapæʁ

kʁap vɛʁt f.

kʁɑb ɑ̃ʁaʒiː f. kʁab ɑ̃ʁaʒi
kʁab ɑ̃ʁaʒe

kʁɑb ɑ̃ʁɑʒe f.

kʁɑb ɑ̃ʁaʒiː f.

9SW
10NE

kʁap aʁaʒe f.
kʁap ʁuʒ f.

19E
21S

22S27NE

21SW28NE

23W25E

26NE

27N

28N
27S

kʁɑb vɛʁt f.

28S

30N

30SE
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138. PINCES ; PA�ES (du homard)
Quest. 252 a et b

  ANTENNES
  Quest. 250

En l’absence de point-virgule, la réponse aux deux questions est 
identique.
4 epatɛj, 24 epate, 28S epatɛ « qui n’a qu’une pince (en parlant d’un 
homard) ».
24 kanɔ̃ « homard sans pinces ».
34(SO) kökɔ̃br (f.) « homard femelle qui a perdu ses pinces ».
11 Armer [aʁme] un homard « glisser une petite cale dans la jointure 
de sa pince pour l’immobiliser ».
36 lə klapə « les pléopodes du homard ».

- La pince la plus large du homard, celle qui broie
gʁos pɛ̃ʃ 22 25 29
gʁos pat 23
maʁto (m.) 26 30
masy 30
bʁwajøz 19E
- La pince la plus mince du homard, celle qui coupe
pɛ̃s kupɑt̃ 15 (« celle du mâle est à gauche »)
ptit pɛ̃ʃ 29
kutɔ (m.) 30
sizɔ (m.) 30
sizɛ (m.) 22
sizɑj 25
sizɒj 26
ptit pat 23
kupøz 19E
30 « Quand le couteau est à gauche / c’est un anglais / quand il est à 
droite / c’est un français ».

Antennes
ɑ̃tɛn 2 10 14 15 16 28 28S 29 38
ɑ̃ten 26 27
ɑ̃tɛn̰ 13
ɑ̃tɛñ 24
kɔʁn 25
kɔrn 34(SO)
kaö̯n 32(T, SPB, SSr, C)
kɛ̞̃ö̯n 32(SPB)
kɔu̯n 33
kon 32(SS)
kɔ̃n 37
baʁb 11 12 22 23
baʁbiʃ 10
mustaʃ 21 36
dɔʁs 30
29 baʁbiʃ, 30 mustaʃ « antennules ».

mɔʁdɑ̃ m. ; pɑ̆t

pɛ̃ʃ ; pat

?

pat ; ptit pat
 

gʁɔs pat

gʁɔs pat ; ptit pat

pwɛt ; pat (SO)

pat ; ptit pat

gʁɔs pɛ̃ʃ ; pat

pɔk ; pat

pɛ̃ʃ ; pat

kʁo m. ; pat

pẽʃ ; ptit pat

pɛ̃s ; pat

pat

pat

?
pɛ̃ʃ ; ?

//

pɛ̃i̯ʃ (T, SPB)
pɒ̆t (T, SPB, C)

pat ; gʁapɛ̃ː m.

pɛ̃s ; pat

pɛ̃s ; pat

pɛ̃s ; pat

pɛ̃ʃ ; pat

pat ; ptit pat pat

pɛ̃ʃ ; pat

pɑ̆t ; ?

; ?

pẽʃ ; patkʁo m.

; ptit patpɛ̃ʃ

gʁos pat ; //

gʁos pat ; pat

gʁɔs pat ; ptit pat

mɔʁdɑ̃ m. ; pat

pɛ̃ʃ ; ptit pat

pɛ̃s ; pat
pɛ̃ʃ ; ptit pat

pɛ̃s ; pat

pɛ̃s ; pat
pɛ̃ʃ ; pat

pẽʃ ; pat
28S

28N

22S

37E
mɔʁdaʃ ; //
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139. CA�PACE ; MUER (en parlant d’un crabe)
Quest. 251 et 253a

  (Il est) BIEN PLEIN (en parlant d’un crabe)

  (Le crabe est) MOU (en période de mue)
  Quest. 253b

  C�BE MOU

  LES ALVÉOLES DE L’INTÉRIEUR (DU TOURTEAU)
  
  LA SUBSTANCE CRÉMEUSE JAUNE DE L’INTÉRIEUR (DU TOURTEAU) 

  LES B�NCHIES (DU TOURTEAU)

Les réponses carapace ne sont pas notées. Les formes qui n’ont pas été 
recueillies à l’in�nitif sont entre parenthèses.
11 tɑbliʲe (m.) « langue�e abdominale (du tourteau) ».
22 egɥiʲɛt (f.) « rostre ».

(Il est) bien plein (en parlant d’un crabe)
kaple 10
plɛ̃ lə po 38
a pjɛn ekal 22
a dubl ekal 15
10 ɛ̃ dubl ekaj « un tourteau qui est sur le point de muer ». 
16 lɑ̃tɛʁn « araignée de mer “vide”, en période de mue »

(Le crabe est) mou (en période de mue)
mo 11 12
möle 19E 30
mɔlə 36
kle 15NE
kjɒi̯r 32(SPB)
pɔltʁɔ̃ 8
plɛ̃ d jɛʊ̯ 5
37 vu pəze d̥sy i sɔʁ də l o « vous appuyez dessus, il sort de l’eau ».

Crabe mou
mol krɒb (f.) 32(SPB, SSr, SS)
mol krɒ̆b (f.) 34(SO)
kʁap mɔl (f.) 10
mŏle 3 4
kʁɑb fʁɑ̃ʃ (f.) 19E
pwɛtʁɔ̃ 13
pwatʁɔ̃ 13NE
lɑ̃tɛʁn (f.) 23 (crabe et homard) ; 26 (tout crustacé) ; 30  
 (araignée de mer)
lɛ̞̃ten (f.) 32(T, SPB)
lɑ̃pjɔ̃ 26 (surtout homard)
12 il e ɑ̃ kɔtɛl, 36 il e syʁ l ɔ̃gle (su l ɔ̃gle ?) « il a encore son 
ancienne carapace tandis que la nouvelle se forme ».

Les alvéoles de l’intérieur (du tourteau)
Elles sont remplies de chair.
le kɒz 29 30
le kɑzi (m.) 28
le klwazɔ̃ (m.) 16
le paʁwɑ (m.) 16
le tʁuː (m.) 12
l tʁɔɲɔ̃ (m.) 15
le tʁɔɲɔ̃ (m.) 14
la ʃɑ̠̃br 34(SO)
le ʃɑ̃bʁ 24 36
leː ʃɑ̃b̠r 34(SO)
le ʃãu̯b 25
le ʃɛ̞̃brɛ̞t 32(SPB, SSr)
l blɑ̃ (m.) 4
ʃ blɑ̃ (m.) 3
le kɛʁnaʃ 11
lɛ̞ pwɛ̞ʁ (m.) 33
19E l batɛ « le telson (du tourteau) ».

La substance crémeuse jaune de l’intérieur (du tourteau)
la kʁɛm 18
la kʁɔt 38
la mɛʁd 17 19 28 38
la fwɔʁ 28S
la faʁs 24 
dy bʁɛ̃ t kʁap 4
ʃ bʁɛ̃ d kʁab 3
8 laᵈdɛ̃ ʃ e tut bʁɛ̃ « là-dedans c’est entièrement de la merde ».
3 18 19E dy kɔʁaj, 28 dy kɔʁɑj « des œufs (de tourteau) ».

Les branchies (du tourteau)
le puː (m.) 34(SO)
le pwɒi̯ (m.) 32(T)
le fjɛl 29
le fjɛvʁ 11
le ʃjœv 36
le giɲ 37
le baʁb 28N
la baʁb̥ 38

×

× ; (i my)

× ; ?

ecal ;
 

× ; (il a pɛʁdy s mezɔ̃)

vane m. (SO) ; ×

kɔt͡ʃil ; ʁweːfe

kɔk ;

× ; ʃte

× ; dekoʃe

ekal ; (il et a dubl ekal)

ekaj ; (i ʁwef)

kŏkiʲ ; ?

× ; ?

//

ɛ̞kɒ̆l ; s ɛ̞mɥɛ

kɔk ; ?

× ; ʃte

ʁwefʎ ; (i ʃɑ̃ʒ də ʁwefʎ)

ekal ; ?

kökiʲ ; ?

kɔk ; ʃɑ̃ʒe d kɔkpo m.

kɔk ; mɔlikɔtʲiʲ

ekal ; ʃɑ̃ʒi də ʁwefkɔcil

; ʁweːfji
kɔcil
ekal

kaʁkɑ̆s

ekal ; (i myː)ekaj

ekal ; (i myː)
kaʁkas

ekal ; (i ʃɑ̃ʒ d ekal)
do m.

ʃte sa kɔk
mɔliʁ

bɛ̞r m. (T, SPB, 
 SSr, C, SS) ; rnuvlɞ (SS)

ʃɛ̞̃ʒjɛ sa kryk (SSr, C) 

? ; s dekoʃe

ekal ; fɛʁ nuvɛl ekal

s depjöʃe
dekɑje

ɛkal ; //

ekaj ; mye

×

×

× ; //

× ; s dekɔʃe
×

// ; dekoʃe

//

kɔt͡ʃil ; ʁwefi
ʁɥefi

kɔt͡ʃil ; ʁɥeːfjẽ

9SW

18W
19E28S

batɛ m.
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140. PIEUVRE
Quest. 255 ; ALN 603

  TENTACULES (de la pieuvre)
  Quest. 256

  VENTOUSES (de la pieuvre)
  Quest. 257

(Octopus vulgaris).
13 satʁuje « a�raper des pieuvres ».
15 On les accrochait sur un tolet.
20 « Il fallait les ba�re cent fois ».
25 « On les claque cent coups à terre pour les manger ».
33 – ɛ la pjœvʁ / ul ɛ̞ buɔ̯n a mɑ̃d͡ʒɪ la pjœvʁ // – bɛ̃ buö̯ʎɪː / ty 
la batɛ̞ // – nu la ba ɛ̃ / la pjœvʁ / ul a l guo̯ d ɔʁmɛʁ / ɛ̃ wɪn […] 
– [Enquêteur] si nu n li tuʁn pa la tɛt ki k u fɛ // – ɑ u n mœʁ pɑː 
/ ɛ wɪn // – nɑ̃nẽ dja // – pɪe̯ bugʁ i bwɛk / mɑ̃ vɪ « – et la pieuvre, 
elle est bonne à manger la pieuvre. – Bien bouillie… tu la ba�ais. – On 
la bat hein ! la pieuvre. Elle a le goût d’ormeau, hein Winter ! […] – Si on 
ne lui retourne pas la tête, qu’est-ce qu’elle fait ? – Ah ! elle ne meurt pas, 
hein Winter ! – Non, certainement pas. – Et puis bougre ! Elles 
becque�ent, mon vieux ! ».

Tentacules (de la pieuvre)
Les réponses tentacules ne sont pas notées.
ɑ̃tɛn (f.) 29
bʁɑ 11 24
brɑ 32(SS) 36
bʁɑ̆ 2 8
bʁɒ 29 30 34(SO)
tʁãː 25
tʁɑ̃ 24 33
tʁɑ̃ ̠ 23
tʁɔ̃u ̯ 22
bʁḛn (f.) 24
piː 32(T, SPB)
pɪː 32(C)
pat (f.) 9SW 13 14 15 20 21 36 37
× 3 4 5 6 7 10 12 16 17 18 18W 19 26 27 28 28S 35 38
// 1 31

Ventouses (de la pieuvre)
Les réponses ventouses ne sont pas notées.
sysɔ̃ (m.) 18W
ʃyʃɔ̃ (m.) 20 23
syʃɛ̞̃ː (m.) 32(SPB)
ʃyʃo (m.) 34(SO)
syʃeː (m.) 34(T)
ʃyʃɛː (m.) 21
tɛt 14
tɛtɔ̃ (m.) 25
tetɑ̃ː (m.) 33
pwɛt v. r. 34(SO)
× 2 3 4 5 6 7 8 9 9SW 10 11 12 13 15 16 17 18 19 24 26 27  
 28 28S 29 30 35 36 37 38
// 1 22 31

pjœv
pup

baligɑ̃ m.
paligɑ̃ m.

pœp (m. ?)

ʃatʁuj
ʃatʁu m.
 

pjøf

pœvr (SO, SM)
pjɛvr (SO)
pjœvr (SB, Tté)

satʁuj

minɒ m.

satʁu m.satʁuj

pulp ? m.

minaʁ m.

//

pjøvʁ

minaʁ m.

tɛʁpje m.

ɦaftod
satʁuj

satʁu m.

pjøv

pjev̥r (SS)
pøv̥r (T)
pøf (SPB)
pœy̯f (C)
pørv (SSr)

pyʁv
pʏœ̯ʁv
satʁuj r.

minɑʁ m.
minaʁ m.

minɒ m.

satʁuj

ʃɑtʁu m.
ʃɒtʁu m.
pwɛʁv

ʃatʁu m.
 

satʁuj
satʁu m.

satʁu m.

satʁu m. ʃatʁu m.

ʁaftok
satʁwul

tiʒ də bɔt

pjøf

pjœv
pulp m.

pjœv

ʃatʁu m.

pjœv
pjœv

pœk

pœk

pjœv

pjøv
pjøv

satʁuö̯l
minɑʁ m.

11W

13NE 

15S

9SW

19E28S

23W

26NE

27S

28S

30SE

30N

21S

25E

27NE27N

28NE 21SW

28E

22W

22S

28N

10NE

12E

18W

13E

14E

11W

13NE 
pyʁv

satʁu m.

satʁuːl

satʁuö̯l

satɦuːl
satʁuö̯l

satʁuö̯l
sɛ̃p

pjœv pjøv

satʁuö̯l

pjœv

minɑ m.

ʃɒtʁu m.

satʁu m.
 

satʁu m.
 

satʁu m.
 

ʃɑ̆tʁu m.

37E
minɑʁ m.
tɛʁpjɛ m.
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141. TÊTE (de la pieuvre) ; ENCRE (de la pieuvre)
Quest. 258 et 259

  PROJETER DE L’ENCRE (en parlant de la pieuvre)

20 Semelle : dénomination en usage à la poissonnerie.
5 « Nous quand on en pêche une / on l’a�rape / la tête / ce qui est 
en-dessous / puis on le retourne / sens inverse / pour la faire mourir 
bien entendu ».
13 ɔ̃ lø ʃaviʁ la tɛːt « on leur retourne la tête ». 
14 15 « On chavire la tête ». [Chavirer « retourner »].
21 nɔ ji ʁaba la putʲɛt « on lui rabat la tête ».
38 il ɔ̃ ɛ̃ mödi bɛk ki mɔʁ « elles ont un maudit bec qui mord ».

Projeter de l’encre (en parlant de la pieuvre)
ʃte l ɑ̃k 31
ʃto sn ɑ̃kʁ 25
ʃte dy nwaʁ 38
kliʃe 38
kʁaʃi 28
kʁaʃie̯ 23
kʁaʃe d l ɑ̃k 14
7 « C’est pour a�raper les autres poissons / ça / le noir ».

× ; nwaʁ m.

× ; ɑ̃kʁ

× ; nwɛʁ m.

tɛt ; ɑ̃kʁ
 

× ; nwaʁ m.

kɑ̆pŏt (SO) ; ×

tɛːt ; ɑ̃kʁ

×
× ; nwaʁ m.

//

? ; 

pɔʃ

×

×

puʃ ; nwaʁ m.

kapɔt ; ɑ̃kʁ

× putʲɛt ; nɛʁ m.

 ; neʁ m.

tɛːt ; ɑ̃k
 

bunɛ m. ; ɑ̃kʁ
bune m. ; neʁ m.

pɔʃ

pɔʃ ; nɛ m.

ʃapwɛ̹ m.

kɒ̆put (C)

bunɛ m. ; ɑ̃k

mau̯ʃ ; nwaʁ m. ; nwaʁ m.
moʒ

ɑ̃k
nwaʁ m.

kapɔ̞u̯t ; ɑ̃kʁ

bunɛ̞t (SPB, SSr)
bunɛt (C)

bunɛ m. (T) ; tɒ̆rœ̰ m. (SPB)
bune m.

kapɔt ; //

× ; ɑ̃k
×

× ; ɑ̃k

×

× ; nwaʁ m.
böne m. ; ɑ̃kʁ

× ; nwaʁ m.

sɔke m. ; //

söce m. ; //

// ; ɑ̃k

pɔʃ ; ɑ̃k
bönɛ m.

; ɑ̠̃kʁkapyʃ
kapyʃɔ̃ m.

pɑ̠̃s ; nɛ m.
19E

18W

28S

28N

kapɛ m.
kalɔt ; ɑ̃kʁ

pɔʃ
səmɛl
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142. SEICHE
Quest. 261

  PETITE SEICHE

  CALMAR
  Quest. 260

  PETIT CALMAR

(Sepia o�cinalis).
19 spagɛti « tentacules de la seiche ».
28S la pɑ̠̃ʃ « le blanc (de seiche) ».
31 de kuj də pap (f.) « des œufs de seiche ».

Petite seiche
sɛʃɔ (m.) 28S 29
sɛʃö (m.) 26 28
seʃɔ̃ (m.) 19E
suʃɔ (m.) 36
sɛpjɔ̃ (m.) 30
sypjɔ̃ (m.) 16
sipjɔ̃ (m.) 16

Calmar (Loligo sp.)
kalmæʁ 8
ɑ̃kɔʁnɛ 14 24 30 37 38
ɑ̃kɔʁne 4 5 6 10 11 12 13 13NE 15 16 17 19E 21 22 27 31
ɑ̃kŏʁne 7 
ɑ̃kɔʁnə 36
ɛ̃kɔʁne 2 9
kɔʁne 23
konɛ 26 28 28S 29 32(SS) 34(SO)
kou̯nɛ 32(SSr)
kɔ̃nɛ 37E
kɔu̯nɛ 25 32(T, SPB, C)
ka̟u̯nɛt 33
kɔ̃nɛ 35
konjo 26
sokɛ 20
sɔtʲe 20
söt͡ʃe 19
skwɪd (f. ?) 33
skwik 10

7 « Y a presque pas de noir là-dedans ».
13 ɑ̃kɔʁne tɔʁpi « encornet nordique (Illex illecebrosus) ? ».
24 ɑ̃kɔʁnɛ d̥ fjo « variété de calmar non identi�ée ». Il est considéré 
comme un moins bon appât que le calmar commun. Commentaire de 
l’informateur : « il a ses barbes [“tentacules”] qui partent du bout ».
FORMES DE PLURIEL :
ɑ̃kɔʁneː 24
ɑ̃kɔʁnɛ 16 21
ɑ̃kɔʁnɛː 13 14
kɔʁneː 23
kɔu̯neː 25
koneː 28 28S
ka̟u̯nɒi̯ 33
sɔtʲɛː 20

Petit calmar
iʁɑʃ (f.) 36
iʁeʃ (f.) 30
eʁɛʃ (f.) 29
søce 21
sepjö 17
pjupju 16

ʃɛʃ

maʁgat
negʁes

sɛʃ

ʃĕʁʃ

maʁgat

maʁgat
 

ʃɛs

sɛʃ ? (C)
pɛpiː (SPB, SS)

sɛʃ

mɑʁgat

sɛs

sɛʃ

sɛʃ

sɛʃ

maʁgat maʁgat

maʁgat

maʁgat

maʁgat
lɑ̃g də möyː

maʁgat

sɛʃ (SO)

margan

sɛʃ

sɛʃ

maʁgat
maʁgadɔ̃ m.

sɛʃ

sɛʃ

sɛʃ

ʃɛʃ

//

maʁgad
maʁgadɔ̃ m.

maʁgat
maʁgadɔ̃ m.

sɛʃ
sɛk

sɛʃ

sɛʃ

sɛʃ

sɛs
ʃɛʃ ?

maʁgat
 

maʁgat
 maʁgat

 
pœk
 

maʁgat

maʁgat
sɛʃ

sɛʃ

11W

13NE 

14E

19E

25E

28N

28S

30N

37E
maʁgat
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143. OS DE SEICHE
Quest. 262

  ÉPONGE
  Quest. 260

6 8 15 17 18 19 plym « coquille interne (du calmar) ».
28 30 On les ramassait dans des sacs, on les lavait et on les vendait.
38 ɔ̃ dɔn sa o wezjau̯ « on donne ça aux oiseaux ».

Éponge
epɔ̃ʒ də me 14
epɔ̃ʒ̥ 8 13
epɔ̃ʃ̞ 7
əpɔ̃ʒ 7 
ɛ̞pɔ̞̃d͡ʒ 33
epɛ̞ʒ̥̃ 32(T, SPB)
ɛpɛ̞̃ⁿd͡ʒ 32(C)
ʃyʃo (m.) 29
peː (m. p.) 21
pɛ̃ mɔle (m.) 16
7 « Y a des petits poissons / tout ça / ils s’élèvent là-dedans ».

pɛ̞̃ d̥ kɑ̆naʁi

os

pɛ̃ d̥ sɛʃ

ɔs

os

ɔsle
 

os

pepinjɛr f. (SPB)
pepinjer f. (T)

kʁɛpɪː f.

os

ekaj f.
ekaj blɑ̃ʃ f.

os də sɛʃ

ɛʁet f.

os, ɞs

os də maʁgat os də maʁgat

kɑzak f.

do d̥ sɛʃ

os

os

krepiː f. (SO)

os də sɛʃ

os
bato os

os

dö d̥ sɛʃ

ɔs də ʃɛʃ

//

os

o

os

o d̥ sɛs

o d̥ sɛʃ

os os
ɔs

os

o də sɛʃ

os də sɛʃ
28S

37E
o d maʁgat
pɛ d mɛʁ
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144. COURLIS
Quest. 297 ; ALN 678

  VANNEAU HUPPÉ 
  Quest. 295 ; ALN 679

  PETITS LIMICOLES
  ALN 678* « bécasseaux »

Le courlis cendré (Numenius arquata) et le courlis courlieu (Numenius 
phaeopus) n’ont été distingués que dans les points 10 20 28 31 et 35.
15NE Son cri annonce le froid.

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
vanɔ 29
vanö 6 8 10E 11 (p. : vanjɒ, vanjaö̯)
vɑ̆nö 5 9 9S 10NE
vano 3 4 9SW 10 10S 12 12E 12SE 13E 14 14E 16 17 17SE  
 18 19 20 23 24 30N 31SE 35 35E 36 38
vanjö 16SE (p. : vanjo)
vanjo 18S (p. : vanjɒ)
vɑnjo 18W
vane 15E (p. : vanɛː) 18S
vanɛ 15NE (p. : vanjɒ) 16NE (p. : vaneː) 21 (p. : vanjɒ) 21S    
 (p. : vanjɒ) 30SE (p. : vanjo)
vanɞ 28NE
vɒ̆nœ̜ 33 (p. : vɒ̆njɔ)

vɔnɛ 32(F [p. : vɔnjɔ] ; SPB [p. : vɔnjaö̯] ; SSr C SS [p. : vɔnjo])
vɔ̰nɛ 27N (p. : vɔ̰njɛ̞u̯)
vɔne 23W (p. : vɔnjɒ)
vɔ̰ne 25E
vanɛ̃ 30
tivi 23W 26
tiːvi 25 25E 27 27N
tiːviː 25 26NE 
piːvi 28 28E 28S 29 34(Tté)
piːvɪ 22S 22W 27S 28NE 33 
pɪvɪ 21SW 
piːviː (f.) 34(SO, SM)
piːwi 34(G)
etuʁnjau̯ 37
? 1 2 13 15
DICTONS :
27N miljø mɔʁsɛ ʃ e swö l ɒ̆l d œ̃ vɔ̰nɛ « le meilleur morceau est 
sous l’aile d’un vanneau ». 

Petits limicoles
- Terme général
alwɛt də mɛʁ (f.) 36
alwɛt də me (f.) 30
alwɛt (f.) 38
ɔʁbɛt (f.) 25
pti kwɔrœl 32(C)
pilɔtɛ̃ 27
eçeːle 28S
bɛk pwɛ̃ty 20
nɛr daö̯ 32(SPB)
plyvje 21
bekaso 12 31
mɛɲau̯ 35
pti mönjŏ 3
35 de vɔlje d mɛɲau̯ « des volées de petits oiseaux limicoles ».
- Bécasseaux
bekas də mɒi̯r (f.) 32(SS)
iʁɔ̃dɛl də mɛʁ (f.) 2 19
alwɛt de me (f.) 30N
pi d mɛʁ (f.) 17
ptit də mɛʁ (f.) 19E
ɛrbɛt de grɛv (f.) 34(Tté)
ɔʁbɛt (f.)  22S 23 25E
uʁbɛt (f.)  25E
kwɔʁɔl (f.)  32(C)
tʁɔtɛ̃  26
pti bœ̜  34(SO)
gɛʁlɛt (f.)  2
bəkaʃɛ̃ 29
bəkaʃɔ̞̃ 27NE
- Gravelots
alwɛt də mɛʁ (f.) 35
alwɛt də me (f.) 37
alwɛt (f.) 35 37
ky blɑ̃ 8
cy bjɑ̃ 29
pje ʁuʒ  19 (identi�cation incertaine)
pti bœ̜ 34(SO)
livɛʁʒɛ̃ 18
6 le munjø « les oiseaux » ; de t͡ʃö ʒibje « des petits oiseaux ».
7 de pti ʒibje « des petits oiseaux ». « Les gibiers [“oiseaux”] ils ont 
tous leur nom ».
34(SO) syːfʎœ̜« chevalier gambe�e (Tringa totanus) ».
35 dʲibɔʁɛ « oiseau limicole, chevalier ? ». (Il est décrit comme étant 
plus grand que les bécasseaux et de couleur cendrée).
35 lez wɑzo de teʁɛ̃ « les oiseaux de l’intérieur des terres » (par 
opposition aux oiseaux de mer). 

kɔʁly

kuʁli

kuli

kuʁliʲø

kuʁlikurli (T, F, SPB, C, SS)
kuːrli (SSr)
kurlɨ (SS) kuʁljœ̜

kuʁljø

kully

kɔʁljø

kuljø
kuljø

kwöly
kuö̯ʁly
kuö̯ʁljø

siːflø

kuʁli

kuʁli

kɔʁjø

kuʁly

kuʁly

//

kuʁli (cendré)
kuljø (courlieu)

kuʁjø

kuʁli

?

kɔrljœ̜ (SO)
kurljœ̜ (SO)

kɔʁli

kɔʁly
kuʁly kɔʁly (c. cendré)

livɛʁʒɛ̃ (c. courlieu)

siːflø

kuʁjø

siflœʁ

kuʁlɥi f.

?

kɔʁli

kuʁli

kuʁli

kuʁli (cendré)
kuʁliʲø (courlieu)

kuʁli (cendré)
kuʁljø

kwoly

28N

9SW

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

18W 17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

9SW

16NE

35E

16SE

12SE

28NE

kurliʲøkurli

kurli

kɔrly
kwɔrli

koly
kuʁljø (courlieu)

kɔʁjø

kuʁljø
kuʁljø

kɔʁjø

kɔʁljø
kɔʁjø

kuʁli

kuʁlɨ

kɔʁlʏ

kɔʁly

kɔʁly

kɔʁly

kwɔʁly

kuʁjø
kuʁljø

kuʁjø

kuʁjø

kuʁjø

kuʁli kuʁli

?
kuʁli?

koʁli ?

kɔʁli (cendré)
kɔʁljø (courlieu)

kuʁli
kɔʁly

kɔʁly
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145. GOÉLAND IMMATURE
Quest. 301b

  PLUVIERS
  ALN 679*

  BÉCASSINES
  ALN 678*

  HUÎTRIER PIE
  Quest. 296

2 Malémoque désigne spécialement le jeune goéland argenté. « Ça 
mange n’importe quoi ».
33 Guillot désigne aussi une jeune moue�e. 
11W falɛzɛt, 30 ceːnɛ̃ (m.) « jeune moue�e ». 
36 mov « jeune moue�e ». s e d la ʁas de mwɛt /la mov « c’est 
de l’espèce des moue�es, la mauve ». Elles viennent au début de juillet. 
21 ɛʁisɔ̃ « bouchon piqué d’hameçons appâtés au foie de poisson, 
pour a�raper les goélands ».

Pluviers
Les informateurs ne distinguent pas les di�érentes espèces.
plyvje 11 12SE 15NE 17SE 18W 20 30SE
pjyvjɛ 32(SSr)
plyvjø 35
pluvje 16NE 18S 21S (p. : pluviː)
pluvi 29

pʎuviɛ̯ ᵈ mae 23W
pʎuvɪ 33
pʎuviː 27N
pʎuvjie̯ 26NE
pjuvɛ̃ 28S
pjuvi 22S 25E 26 27 27NE 27S 28E
pjuvɪ 21SW
eplyvye 22S
eːprivji 34(SO)
eːpriːvi 34(SO)
ʁusɛt (f.) 8

Bécassines
Les informateurs ne distinguent pas les di�érentes espèces.
bekɑ̆sin 9S 10E 
bekasɛn 11
bekasᵉ͡ɛn 12SE 13E
bekasɛ̰n 14E
bekɑ̆sɛ̃in̯ 32(F, SSr, C, SS)
bwɛ̞kɒ̆sɛ̃n 33
bekaʃin 16NE 18S 22W 34(SM)
bekaʃḭn 34(SO)
bekaʃɛn 20 21S 21SW 23W 26NE 28E
bekaʃɛ̰n 22S 25E 27S 28NE
bəkaʃɛn 27NE 28S
bəkɒ̆ʃɛ̰n 27N
bekas 1(SS)
37 bɛʁʒ « barge (oiseau limicole) ».

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus)
Ces mots sont féminins.
pi 7 8 38
pi d mɛʁ 2 10 12 18 31 35
pi d mɛ̆ʁ 3 6 9
piː d mɛʁ 16 20 30
pi d me 27 29 37
piː d me 11 28 28N 30N
pie̯ d me 28S
pi d mei̯ 36
pi d mɛ 26
piː d mɛ 19 20 25 34(SM)
piː d mɛ̞ 23W 25E
piː d ma 21
pi d vɛʁ 9SW
pi marɑ̃ʒ 32(SS)
pi marɒ̰ʒ 32(C)
pɪe̯ maʁɑ̃d͡ʒ 33
pi marɑ̠̃ʃ 32(SPB)
pi marɑ̃t 34(SP)
pi mɒ̆ðɑ̃t 34(SO)
pi mɒ̆rɑ̠ ̃ 32(T)
pi movɛt 34(SO)
pigol Omonville-la-Petite, selon 25 
× 4 23
+ 14 15 17
?  5 13 22 24
//  1
11 Commentaire de l’informateur : sa n e pɑ ʁɛstɑ̃ ʃe nu « ça ne 
reste pas chez nous ».
33 [À propos des œufs] lɛ̞ sjɛ̃ d̥ pɪe̯ maʁɑ̃d͡ʒə sɔ̃ bwɔ̃ / mwɛ̞ / d͡ʒ 
ɛ̞mwɛ̞ mʏ lɛ̞ sjɛ̃ d mou̯ […] i pɔ̃n ʁɛ̞d la / mwe ty vwœ̝ la pɪe̯ 
maʁɑ̃d͡ʒ ɛ̃ / e ty la wɛ syːfʎɪ e s n alœ̝ / mwɛ ty va ʃɛʁʃi / i pɔ̃n 
dɑ̃ lɛ̞ ptit kʁik / tɥ ɑ bɛ̃ d la pɛ̞̃n a lɛ̞ / e ʃ ɛ kɑ̃ ty pɑs kɑ̃ ty 
ʁgaʁd ek t ɑ̃ vɛ̞ʁɛ̞ jœ̰n mwɛ / ʃ ɛ y kɔ d ɛ̞kɑ̃ʃ / i pɔ̃n dɑ̃ lɛ̞ / e 
pɑ d nɪk ʒystəmɑ̃ sy la ʁɔu̯k / sy l ʁɔci « ceux d’huîtrier pie sont 
bons mais j’aimais mieux ceux de moue�es […] Ils pondent beaucoup 
là, mais tu vois l’huîtrier pie hein ! et tu l’entends si�er et s’en aller, mais 
tu vas chercher… – ils pondent dans les petites criques – tu as bien de la 
peine à les… / et c’est quand tu passes, que tu regardes, que tu en verrais 
un, mais c’est un hasard. Ils pondent dans les… et pas de nid ! Directe-
ment sur la roche, sur le rocher ». 
22 pi d mɛ (f.) « tournepierre à collier (Arenaria interpres) ».

malemɔk

//

?

gʁi

gʁizɔ̃

sypmɛːk (SPB)

gʁo gʁi

gʁizɔ̃

//

gʁiːzɔ̃

//

kanjɑ
kanjɔk ?

gʁo gʁi

pti gʁi

gʁize

gʁö gʁizɔ̃
maʁgɑ

gʁizăʁ

gʁizæʁ

//

gʁiːzɔ̃

gʁi
18W

maʁgɑ

gʁi

gʁizɔ̃

//

//

dʲiʲɔ̞u̯t

×

gʁizɔ̃

maʁgɑ

gʁizaʁ

gʁi
gʁizaʁgʁiz f.

gʁizăʁ
malmɔk
malemɔk
malomɔk

gʁizæʁ

gʁi

gʁo gʁi ×
×

gʁɑ̃ maʁgɑ

?

×

9SW

19E

23W
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146. GOÉLAND ; MOUE�E (en général)
Quest. 301a et 302 ; ALN 677 « moue�es et goélands »

  GOÉLAND ARGENTÉ

  GOÉLAND MARIN

  MOUE�E RIEUSE

En l’absence de point-virgule, la réponse aux deux questions est 
identique. Le type goéland est masculin, les autres mots sont féminins, 
sauf indication contraire.
Une certaine confusion règne généralement concernant l’appellation 
des larinés (goélands et moue�es). Le goéland argenté (Larus argenta-
tus), le plus commun sur ces côtes, représente en quelque sorte le 
goéland type. Les di�érentes moue�es sont rarement distinguées.
18W kaʃ (f.) « rassemblement d’oiseaux de mer au-dessus d’un banc 
de poissons ».
20 la mwɛtɑj « toutes les moue�es et goélands, indistinctement ».
33 On récoltait les œufs de goélands particulièrement à l’Étacq [ɛ̞ta] et 
au Gouliot [guljɔu̯], en grande quantité, tous les deux jours, de façon à 
ce qu’ils ne soient pas couvés. 
33 ʃy k ʒɛ n kɔ̃pʁɑ̃ pɑ dov dɛ̞ mɔ̞u̯v / s i n j a pa d batjo dɑ̃ l 
ivwœ̝ / d͡ʒe n se pɑ kum ki k il ɛ̞pʎyk lʏ vɪː / kaʁ i n ɔ̃ pɑ d̥ 
pwɛ̞sɔ̃ ni rɛ̃n « ce que je ne comprends pas au sujet des goélands : s’il 
n’y a pas de bateaux  pendant l’hiver, je ne sais pas comment ils vivent 
(li�ér. « épluchent leur vie »), car ils n’ont pas de poisson ni rien ».

DICTONS :
12 maö̯v a veö kaʃ pekaj « moue�es aux vers chassent la pêche ». 
(Quand les moue�es cherchent des vers [dans les champs], la pêche est 
mauvaise).
23W de mɔu̯v / tu s ki ly sɔʁ dy cy ty l sɔu̯v « des moue�es (ou 
goélands), tout ce qui leur sort du cul tu le gardes ».

Goéland argenté (Larus argentatus)
sɛʁʒɑ̃  11 13NE 
syʁʒɔ̃  13NE
ʒöbe  20
gʁö gʁi  2 (immature ?)
mɔ̞u̯v a hɛʁɑ̃ (f.) 33
2 Il ne se mange pas, contrairement aux moue�es.
13NE kɔkɔt « petite moue�e consommée par les pêcheurs 
terre-neuvas ».
23 flamɑ̃ « variété de goéland gris et blanc, que les pêcheurs 
apprivoisent » (jeune goéland argenté ?).

Goéland marin (Larus marinus)
gwelɑ̃ 19
kyʁe 8
gʁizaʁ 2
gros nɛr (f.) 32(SPB)
nɛr do 32(SS)
ɲɛr do 34(SO)
nɛð mov (f.) 34(SO)
pul mov (f.) 34(SO)
kwɔʁb (f.) 21
kɔlɒ 12
kölaö̯ 13
ɔˡlɑ̃dɛ̆z̥ (f.) 9
yblö 32(T)
maʁjan (f.) 20
tɛʁɥit (f.) 20
belyga 27
gʁimɔː 33
2 Grisard dénomme aussi le jeune goéland marin. « Il ne se nourrit que 
de poissson ».
32(T) ɛ̃n yblö.
33 y gʁimɔ ʃ ɛ̞ kum yn mɔu̯ ɛ̃ / il a d nɛʁz ɛl / il ɛ / sy l ho d 
løz ɛl / il ɛ̞ nɛʁ / il ɛ̞ bɛ py gʁɑ̃ k yn mɔu̯ « un goéland marin c’est 
comme une moue�e, hein ! Il a des ailes noires, il est… sur le haut de 
leurs ailes… il est noir, il est bien plus grand qu’une moue�e ».

Moue�e rieuse (Chroicocephalus ridibundus)
ʁliʒjøz 19
movɛt 34(SO)
tiklɛs 34(SO)
gølæʁd 3
mjɛʊ̯l ɑ̆ pɑ̆t ʁuʒ (f.) 2
3 gølæʁd, mæʁi gølæʁd dénomment aussi la corne de brume.
33 mɔu̯vɛt (f.) « moue�e tridactyle (Rissa tridactyla) ». Elle pond sur 
la petite Moie Mouton et n’est plus visible après le 21 juin. 
33 mwɛ lɛ̞ mɔu̯vɛt jø / kɑ̃ il avwɛ̞ punʏ / l mwɛ d ʒɥɛ̃ / l vint 
jy̰ d ʒɥɛ̃ / il tɛ hoʁt / ty n ɑ̃ ʁvwɛjɛ pɑ jœ̰n / pa dvɑ̃ l anɛ ɑ̃ 
ʁvenɑ̃ / d͡ʒe n se pɑ ju k i lyz n alɛ̞ mwɛ̞ / i n ʁɛstɛ̞ pɑ iʃɛ̃ « mais 
les moue�es tridactyles elles, quand elles avaient pondu, au mois de 
juin, le vingt-et-un juin, elles étaient parties. Tu n’en revoyais pas une, 
pas avant l’année suivante. Je ne sais pas où elles allaient moi ; elles ne 
restaient pas ici ». 

mjɛʊ̯l

mwɛt

kanja m.

gwɛlɑ̃ ; mwɛt

mɒv̥

moː (C, SS)
mɒ (SSr)
ma̟ö̯ (T, SPB)

gwɛlɑ̃ ; maö̯v

gʁizɔ̃ m. ; mou̯v

emjø̆lɛt

mov (SO)
mɔu̯v (Tté)
ma̟ö̯v (SM)

maö̯v ; maö̯vɛt

gwelɑ̃ ; mov

gwelɑ̃ ;

kanjɒʁ m.

mau̯v

mwɛt

kanjɑ m. ; mwɛt

göelɑ̃ ; 

//

//

kanjɑ m. ; mɔu̯v

mɒf

mau̯vmov

mɔ̞u̯v
mou̯

gweːlɑ̃ ; mwɛt

maʁgɑ m. ; mov

mov

; maö̯vmaʁgɒ m.

kanjɑ m.
kanjɔk (m. ?)

mwɛt
mjɔ (m. ?)

maö̯v

gweːlɑ̃u̯ ; mau̯v

mjɔl

maʁgɑ̆ m.
glɛn dy pɔʁte ; mjɔl

mjɔl

mjɔl

gwɛl (m. ?) ;
mwɛt
mov v.

maʁgɑ m. ; mwɛt

maʁgɑ m. ; mwɛt

mov

// ; mɔu̯v

maʁgɑ ? m. ; mwɛt

gɔɛlɑ̃ ; mwɛt
mɛv

maö̯v
28S

28N

19E
18W

9SW

15E

10NE

23W

26NE

27S

30SE

30N

21S

10S12E

17SE

25E

9S

27NE27N

18S

15NE

10E

21SW

28E

22W

22S

31SE

13E

14E

9SW

16NE

35E

16SE

12SE

mwɛt mwɛt

mov
mov

maö̯v

mɛ̞v

mɛ̞u̯v

mæö̯v

maö̯v

mɔu̯v
t͡ʃiːvɑ̃ m.

mwɛt

mɛ̞v

mɛu̯v

28NE
mwɛt

mov

mov̥
mwɛt

maʁgɔu̯ m.

mɔu̯v

mwɛt

mov

maö̯v

mau̯l

maö̯v

maö̯l

maö̯v mov

mŏv

mjɔl
mŏv
mɔv

mwɛt

31SE
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147. MACREUSE
Quest. 293 ; ALN 679* « canards sauvages »

  CANARDS SAUVAGES (en général)
  ALN 679*

  CANARD COLVERT
  ALN 679* « canards sauvages »

  CANARD SIFFLEUR
  ALN 667* « oiseaux divers   

  SARCELLES
  

Il s’agit de la macreuse brune (Melani�a fusca) et de la macreuse noire 
(Melani�a nigra) ; on ne les distingue généralement pas.
19 makʁɔl « macreuse femelle » ; biːzɛt « macreuse à front blanc 
(Melani�a perspicillata) ».
28 Macreuse ne désigne que la macreuse brune.
29 Quiairot ne désigne que la macreuse brune.
6 On prenait les macreuses en posant des �lets à plat sur les bancs de 
coques.
19 La macreuse était autrefois considérée comme poisson et vendue 
comme telle au panier. À ce titre , on pouvait la prendre hors de la saison 
de la chasse. À Ouistreham on posait des makʁɔljɛʁ « �lets pour 
prendre les macreuses » sur les bancs de coquillages.

Canards sauvages (en général)
pirɛt sɔu̯vɒʒ̥ (f.) 32(C)
pirɛ̞t sovɒʒ̥ (f.) 32(T)
kɑ̆naʁ sŏvaʒ 5
kanăʁ 4 6
kanæʁ 3 9
kænæʁ 7
kanɛʁ 8
kɔnɒ̆r 32(SPB, SS)
32 Conard ne s’emploie pas pour les canards domestiques.

Canard colvert (Anas platyrhynchos)
könɒ̆r 32(C)
kanaʁ də maeː 23W
malaʁ 21
malɒʁ 25E
malɒ̆r 32(T, F)
mɒla̟r 32(SS)
mɒlɒ̆r 32(SSr, C)
kɔl blø 14 
kɔl bjø 27NE
kɔlɛ vɛʁ 35
 – Spécialement « colvert femelle » :
waɲ (f.) 2 (en baie de Somme, selon l’informateur)
buʁɛt (f.) 27NE
pirɛt (f.) 32(SSr, C)
piret (f.) 32(SS)
6 enɛt « cane ».

Canard si�eur (Anas penelope)
nɒ̆nɒr̆ 34(SO)
syːfʎœ̜ 34(SO)
vɛ̃ʒɔ̃ 12 15E
viɲɔ̃ 18 19 20 21 21S 21SW 25E 28 28S 29
viɲʁɔ̃ 31
wiʒɛ̞̃ 32(SSr, C)
8 bilwɛ̃ « fuligule milouin (Aythya ferina) ».
21S ʃipɛ « canard souchet (Anas clypeata) ».
25 ɔu̯tiː (f.) « canard chipeau (Anas strepera) ? ».
28S bwɛʁ nwɛʁ (f.) « canard noir (Anas rubipres) ».
35 kanaʁ iʁlɑ̃dɛ « tadorne de belon (Tadorna tadorna) ».

Sarcelles (Anas querquedula et Anas crecca)
sarsel 32(SS)
sa̟rsɛl 28NE
sɛrsɛl 12E 12SE 18W 22W 27S 34(SO : Anas crecca) 
saʁsɛj 8 
möʁiʲɔ̞̃ (m.) 8 (Anas querquedula)

Foulque macroule (Fulica atra)
maʁkʁœl (f.) 28S
mɛrkerɔl (f.) 34(SP)
mɛrkrol (f.) 34(SO)
mɛrkeðol (f.) 34(SO)
ʒydɛl (f.) 20 28 31
cøtʁɛl (f.) 19
bleʁi (f.) 4
bleʁi (m.) 9SW 10
23 27S ʁel, 32(SS) rɒl « râle ».

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
pɛkju d ɑ̃d͡ʒil 21
etiknɛʁ (m. ?) 20
katʁinɛt (f.) 15
peːlɑ 23
15 Cet oiseau était tué par les chasseurs en baie de Seine. Plusieurs 
plumages assemblés servaient à la fabrication de manchons « pour les 
belles dames de Paris ».
23 On faisait des toques pour les jeunes �lles avec le plumage des grèbes.
16 baɟɛt (f.) « grèbe castagneux (Tachybaptus ru�collis)».
27 29 bɛksiː, 29 pjɔ̃ʒɔ « harle ».

Plongeon catmarin (Gavia stellata)
dɒ (f.) 22
gʁo lwi 22
gjɛʁdevɛ̰n (f.) 21
dmwözɛl (f.) 21
kɒ̆drɒ 34(G)
34(SO) lu d mɛ, grɑ̃ lu « plongeon imbrin (Gavia immer) ».

mɑ̆kʁœs
maʁmlɛt

biːzɛt

makʁœ̆z

mɑ̆kʁœs

makʁøz
plɔt

?

makʁøz
?

mɑ̆kʁœs

?

makʁøz

mɔʁɛt
?

makʁøz
bʁœn
pɛlɔt
kjɛʁo m.

?

mɔʁɛt

makʁøz
kabʁɔt

makløz

mɑ̆kʁœ̆z

//

mɔʁɛt

?

?
?

kanvɔt

makʁɔl
bizɛt

makʁøs
makʁɔl
biːzɛt

?
mɒkʁøz

mɑkʁøzsiflø m.

?

mɑkʁøz

makʁøz

makʁœs

?

makʁœl
plɔ̃ʒɔ̃ m.

makʁul
bizɛt

makʁœz

makʁøs
19E

13E

11W

28S

30N

maʁkʁɔl

bran

FOULQUE MACROULE
ALN 679* « canards sauvages »

GRÈBE HUPPÉ

PLONGEON CATMARIN 
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148. FOU DE BASSAN
Quest. 300

  BERNACHE C�VANT
  Quest. 291

  DES OIES SAUVAGES (en général)
  Quest. 292 ; ALN 678*

  HÉRON
  Quest. 290 ; ALN 678*

(Morus bassanus).
6 « On était obligé de les tuer / nous / ils venaient plonger dans notre 
poisson ». Mergau dénomme aussi un gros mangeur.
28 Leur présence annonce une tempête.
33 lɛ̞ găʁ dɛm iː / i lyz ɑ̃ vɔ̃ ɑ̃ l ɛʁ e pi i pʎɔ̃ʒ dɑ̃ l jo […] il ɔ̃ 
yn pjɛʃ ɑ̃n ɔʁɲɪ k i ʁɛst / yn ʁɔu̯k la k ɛ aplɛ / ganɛt / e ʃ ɛ d 
la k i vɛ̞n « les fous de Bassan, bon Dieu, ils… ils vont en l’air et puis 
ils plongent dans l’eau […] Ils ont un endroit à Aurigny où ils se 
tiennent, un rocher qu’on appelle Gannet, et c’est de là qu’ils viennent ».
3 ʃe mæʁgɑ̆ « les gamins ».
5 maʁgɑ̆ « jeune homme ».
24 le maʁgɑ, le file a dø buː « les militaires du port de Cherbourg ». 
Ils me�aient leur repas dans un �let de ce type.

Bernache cravant (Branta bernicla)
bɛʁnaʃ 3 8 9 12 17 19 20 27 29 30 31 38
bəʁnaʃ 35
bɛʁnœʃ 37
bɛrnɒk 32(SS)
bɛrnɒ̆k 32(SPB, C)
bɛ̃nɒkʎ 34(SO)
bɛnek 21
kɔnʁɔt 23
cy blɑ̃ (m.) 36
bʁœn 29
wa 15
wɑ̆ 2
bɛʁnaʃ gʁavɑ̃ 28 
wɛ gʁavɑ̃ 29
wɛt 25
12 mɔnɛt, 31 nenɛt « bernache nonne�e (Branta leucopsis) ».
37 ɔ̃ lez akɔste a di mɛt « on les approchait à dix mètres ».

Des oies sauvages (en général)
dez wa (f.) 9
dez wa (m.) 14 15 17 18
dez wɑ (f.) 5 10 12 38
dez wɑ (m.) 16
dez wɑ̆ (f.) 2
de zwɑ̆ (m.) 3
dez weː (f.) 25 26 27 28
dez wɛ (m.) 9SW 13 19 20 21
de wɑ (f.) 37
de wɑ sovaʒ (f.) 35
de wɛ sovaʒ (f.) 30
de weː sovɒʒ̥ (f.) 32(T)
dz we sɔu̯vaʒ (m.) 29
dez wɛt (f.) 11 23 28S
dez əzɔ̞̃ (m.) 7
dez øzɔ̃ (m.) 8
dez uʒɔ̃ (m.) 6
dez uʒɔ̃ sovaʃ (m.) 4
de piðo sovɒ̆ʒ (m.) 34(SO)
de ʁliʒjøz (f.) 16NE
30N (Par plaisanterie) lz wɛ d ɒgɔ̃ kö py nɔr « les oies qui viennent 
de plus au nord qu’Agon ».
11 wɛt « oie cendrée (Anser anser) ».

Héron
hɛrɔ̃ 32(T, SS)
hɛʁɔ̞̃ 29
hɛʁɑ̃ 33
herɛ̞̃ 32(C)
hɛðɔ̃ 34(SO)
ɦɛɦɔ̃ 25
ʁɛʁɔ̃ 25E 27N
ɦɛjɔ̃ 22W
ɛ̃n eʁɔ̃ 3
œ̃ əʁɔ ̃ 37
ɛ̃n eʁɔ̃ ɑ̆ gʁɑ̃t pat 4
bytɔ 28S
DICTONS :
9SW eʁɔ̃ o ʃɑ̠̃ / siɲ də bo tɑ̠̃ « héron aux champs, signe de beau 
temps ». 

maʁgɑ̆

maʁgɑ̆

maʁgɒ

sagɑ̃

maʁgɑ̃

margɔ (C)
mɒ̆rgɒ̰ (T)
margɔ̃i̯ (SPB)
mɔrgɔ̃ (T)
bɛgö (T)

maʁgɒ

gaʁ
gɑ̆χ
malgaʁ
maʁgaʁ

gɔb ʁaʁɑ̃

mɛʁgö

mɛrgo (SO)
mov a makθɛ f. (SO)

tɑ̃gɒʁ

maʁgau̯
maʁgɑ

?

maʁgɑ

fu d basɑ̃

maʁgɔu̯

?

fu d basɑ̃

maʁɟa

//

?

pikɒʁ
maʁgɒ

tɑ̃gɒʁ

maʁgɒ

maʁgɑ

maʁgaö̯
maʁgɑ

gwɛlɑ̃
kɔ̃kɔʁd

maʁgɑ

maʁgɑ

maʁgau̯
ɦejɑ̃gji

maʁgɑ

maʁgɑ̆

mæʁgɑ̆

maʁgɑ
fu d basɑ̃

fu d basɑ̃

maʁgɑ
albatʁos

13NE 25E
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149. STERNE
Quest. 303
  
  CORMO�N
  Quest. 304

  LABBE PA�SITE
  Quest. 308

  OCÉANITE TEMPÊTE
  Quest. 299

On ne distingue pas les di�érentes sternes, notamment pierregarin 
(Sterna hirundo), arctique (Sterna paradisaea) et caugek (�alasseus 
sandvicensis) , sauf au point 13 où caille�e désigne la sterne caugek.
8 wazö tɑ̃pɛt (m.) « gui�e�e noire (Childonias niger) ». « Neuf sur 
dix / quand ils rentrent en baie / vous avez du mauvais temps ».

Cormoran
On ne ne fait pas la distinction entre grand cormoran (Phalacrocorax 
carbo) et cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis).
kɔʁmɔʁɑ̃ 10 14 15 20 21 26 27 35 37 38
kɔʁmɔʁɑ̠̃ 12
kɔʁmöʁɑ̃ 4 9 16 17 18 19 23 25 29 30
kɔʁmöʁɑ̠̃ 3 9SW 24 25E 28
kɔʁmuö̯ʁã 28S
kɔrmwöðɑ̃ 34(SO)
kɔʁmwajɑ̃ 22
kɔrmarɑ̠̃ 32(C, SS) 33

kurmɒ̆rɒ̃ 32(SPB)
kɔrmərɒ̃ 32(T)
kɔʁmɛʁɑ̠̃ 33
kɔʁmœʁɑ̃ 33 
kɔʁmaaʒ 23W
kɔʁmwajaʒ 22
kömaʁɛ̃ 8
nwăʁ gœl (f.) 4
gʁi 11
tawi 13
? 5 6 7 12
× 2
// 1 36
9 33 Leur passage annonce une tempête (lorsqu’ils volent haut : 33) .
33 – nu lɛ feze sɛʁvi puʁ də la bwet // – wɪ ᵈda / e puʁ la bwɛt 
puʁ lɛ̞ bɔnɑtʁ / ʃ e d bwɔn bwɛt a humɒ̆ʁ ɛtʊ // – a wɪ ᵈda // 
– [Enquêteur] duv lɛ̞ pʎœm // – nɑnɛ̃ nu lɛ̞ plœ̝  / hɒ̆l la pʎœm 
e / kɔp ɑ̃ mɔʁsjo la vjɑ̃d / t avwɛ̞ sɛ bwɛl bwɛt paʁ kɔʁmœʁɑ̃ 
// – wɪ ᵈda // – mwɛ kɑ̃ il tɛ sy lɛ̞ ʁɛl d͡ʒ ɛmwɛ̞ bɛ̃ mwɛ lɛ 
kɔʁmœʁɑ̃ / lɑ / ʁɑi̯tɔ / pɑ̃n dœ̝ u tʁɛ d y tɑ̃ ɛ̃ / dau̯nɪt « On les 
utilisait pour de l’appât. – oui certainement, et pour l’appât pour les 
casiers. Ce sont de bons appâts à homard aussi. – Ah ! Oui certainement. 
– [Enquêteur] Avec les plumes ? – Non, on les dépouillait. On enlevait 
les plumes et coupait en morceaux la chair. Tu avais sept beaux appâts 
par cormoran. – Oui certainement ! – Mais quand ils étaient sur les 
cannelures de rochers, j’aimais bien, moi, les cormorans. Là ! OK ! Pan ! 
Deux ou trois quelquefois hein ! Putain ! ».

33 – e y kɔʁmœʁɑ̃ k e bwɔn ɛtu // – vɛ̞ / il ɛ̞ bwɔ̃ / lɛ̞ d͡ʒɔ̰n // – 
wɪː / lɛ̞ d͡ʒɔ̰n // – si t avwœ y d͡ʒɔn kɔʁmɔʁɑ̃n e l plœ̝ / e l mɛt 
dɑ̃ l jɔ e dy sɛ / e dz uö̯njɔ̃ // – wɪ ᵈda // – e lə lsɪ y kupʎe d 
ʒʊ / e pie̯ le ʁlavwœ̝ e le stimɛ̞ / e l mɛt dɑ̃ l fu // – ɑː // – ɛ̃ // 
– puʁ lə sɛʁtɛ̃ ʃ e kum dy puɔ̯ʃɛ̃ // – ɑ wɛ̞ / i n a pa l gu d 
maʁɛ̰n il ɛ̞ oʁ « – Et c’est le cormormoran qui est bon aussi ! – Oui 
bien sûr, il est bon ! Les jeunes. – Oui, les jeunes. – Si tu avais un jeune 
cormoran et que tu le dépouillais, et que tu le me�ais dans l’eau avec du 
sel et des oignons… – Oui, certainement ! – Et le laisser quelques jours, 
puis le laver et le cuire à la vapeur et le me�re au four. – Ah ! – Hein ! – 
Certainement ! C’est comme du poulet. – Ah ! Ouais ! Il n’a pas le goût 
marin. Il [ce goût] est parti ».
33 Les cormoran nichent sur l’Étac et pondent jusqu’à 15 œufs (sic) ; 
leur nid sent très mauvais ; on les prenait parfois sur les lignes.

Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
mɒk mɛʁd 19
bufø d mɛʁd 19
mɛʁdji 22
fe ʃje 17 18
pɒj ɑ̃ ky 37
pɒj ɑ̃ cy 13 13NE
pul (f.) 23
dadɛ̃ 24
ʃaj 6
satanik 22
37 « Ils courent sur les moue�es […] il fait cracher la moue�e et il 
l’avale ».
11 12 13NE wɑ̃, 13 wã « fulmar boréal (Fulmarus glacialis) ».
11 12 13 13NE 37 38 dadɛ̃ « pu�n des Anglais (Pu�nus pu�nus) ».
12 On a�rapait les pu�ns à la ligne pour les manger.

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus)
pɛtʁɛl 9 28
ʃiːvɑ̃ 24
t͡ʃiːvɑ̃ 21 22
t͡ʃiːvɑ̠̃ 23
t͡ʃivɛ̃ 6
bet a vɑ̃ (f.) 19
satanik 6 11W 37 38
satanit 27
satau̯ 11W
pwɑ̃ː 34(SO)
ʁɒl 20
kartʲylo 34(SO)
piʒɛ̠̃ d mɒi̯r 32(SPB)
piʒɛ̠̃ d la mɒi̯r 32(C)
× 2 30
+ 14 16
? 5 7 8 12 13 15 25 26 27 29 33 35 36
6 « Ils annoncent le mauvais temps ».

?

?

iʁɔ̃dɛl də mɛʁ

mɒf a etʲiʲ

maö̯tɛ m. (SPB, SSr)
ma̟ö̯ a ɛrɑ̠̃ (SPB)
ptit mo a lɛ̞̃ʃɛ̞̃ (C)

iʁɔ̃dɛl de mɛʁ

iʁɔ̃dɛl də me
iʁɔ̃dɛl de mɛ

cɛʁɛ m.
tʲɛʁɛ m.

stɛʁle m.

iʁɔ̃dɛl əd mɛ̆ʁ

?
pjɛʁgaʁɛ̃ (m. ?)

//

saʁat͡ʃe m.

×

stɛʁn

stɛʁleː m.iʁɔ̃dɛl

etɛʁlɛt

kɒ̆ʁɒ̆bẽ m.
nɛ̞ʁ tɛːt iʁɔ̃dɛl də mɛʁ

ptit mwɛt

iʁɔ̃dɛl də mɛʁ

iʁɔ̃dɛl də me
galpyt

daö̯tʲɛ̞ m. (SM)
dotʲɛ m. (SO)
eðɔ̃d də me (SO)

kaʁlice m.

iʁɔ̃dɛl də mɛ̆ʁ

?

iʁɔ̃dɛl də mɛʁ ; kajᵉ͡ɛt

stiʁle m.

tipi m.
ɛteːle m.

?iʁɔ̃dɛl də mɛʁ

iʁɔ̃dɛl əd mĕʁ

pɛʁveʁe m.

iʁɔ̃dɛl də mɛʁ iʁɔ̃dɛl de mɛʁ

//

iʁɔ̃dɛl də meʁ

11W
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150. GUILLEMOT ; PINGOUIN TORDA
Quest. 305 et 307

  MACAREUX MOINE
  Quest. 306

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) et guillemot de Toïl (Uria aalge) 
sont rarement distingués ; pingouin torda (Alca torda).
En l’absence de point-virgule, la réponse aux deux questions est 
identique. 
11 Le religieux est peut-être plutôt le guillemot à miroir.
22 gjau̯m « guillemot à miroir » ; pjeːʁo « guillemot de Troïl ».
24 Un informateur connaît deux sortes de pingouin, l’un « à bec noir », 
l’autre « à bec rouge ». Il y a peut-être confusion avec le macareux 
moine.
25 Piongeon désigne l’ensemble des alcidés.
33 Pluriel : ɒtʲɒ, ɒtʲɒi̯. 
33 lz ɒtʲɒ i pɔ̃n sy la ʁɔk / yn gʁɑ̃ ʁɔk a l ɛ̞ta / e sy lz ɔu̯tlɛ̞ mwe 
ty n pø pɑ alœ̝ sy lz ɔu̯tlɛ̞ / e / i pɔ̃n sy yn ʁɔu̯k / də mɛ̰m / e i pɔ̃d̥ 
tuo̯ kɔu̯t a kɔu̯t /eː / sɛ ty vɑ puʁ alœ / cœʁ lʏz œ̝ / dy mömɑ̃ k ty 
vɛ̃ / kɑzi / o ho d la ʁɔk […] i lz ɑ̃vjɪ duv lyz ɛl puʁ kə ty n lez ɛ̞ 
pa e / tu ʃuⁿna sɑ̃ va a l jo / kikfɑi̯ t ɛ̞kɑ̃ᶴʃɛ̞ ptɛ̞tʁ ɑ̃n avwœ jỹn u dœ̝ 
mwɛ̞ ʃ ɛ̞ pa suvɑ̃ « les guillemots pondent sur le rocher, un grand 
rocher à l’Étac et sur les Autelets – mais tu ne peux pas aller sur les 
Autelets – et ils pondent sur un rocher, de ce�e façon, et ils pondent tous 
côte à côte et… si tu t’apprêtes à aller chercher leurs œufs, dès que tu 
arrives presque au sommet du rocher […] ils les expédient avec leurs 
ailes pour que tu ne les aies pas et tout cela s’en va à l’eau. Quelquefois tu 
aurais peut-être la chance d’en avoir un ou deux, mais ce n’est pas 
souvent ».
14 On mangeait autrefois le guillemot de Troïl.
25E pjɔ̃ʒɔ̃ « oiseau plongeur ».

Macareux moine (Fratercula arctica)
makaʁœ 8
makaʁø 11
mɑ̆kaʁø̆ 9
makʁøs f. 24
barbelɔt f. 32(SPB, C)
baʁbwœlɔ̞u̯t f. 33
kalkylo 37 38
peʁöke 23W
peʁöce 23
pɛrɔce d mɐi̯ʁ 32(SS)
pti peʁöce 26
bɛ d̥ pɛʁötʲe 25E
maʁmɛt f. 12
maʁmɔt f. 9
ʁwaʁo 22
waʁo a bɛk də kɔʃɔ̃ 15
gŏd a rwʊʒ bɛ f.  34(SO)
djam 21
ɟiʲo 7
pɔfẽ 34(SO)
+ 2 3 4 10 13 16 17 18 19 20 28
× 29 30
? 5 6 14 25 27 31 35 36
// 1
33 lɛ baʁbəlɔu̯t i lyz ɑ̃ vɔ̞̃ː / ɛtut / e i ʁvɛ̃n a pœ pʁɛ̞ œ / aʁɛ̞t / a 
mi avʁɪ / i ʁvɛ̰n / e lyz ɑ̃ vɔ̃ a l ɛ̞ta i vɛ̰n puʁ pɔ̃dʁ iʃɛ̃ / e lyz ɑ̃ ʁvɔ̃ 
etut apʁɛ̞ la […] i pɔ̃n dɑ̃ dɛ̞ kʁœ d lapẽ / sy l ɛ̞ta j a dɛ̞ / o ʃ e d 
nɛ̞ʁ teʁ / ʁɛd mɔu̯l / kikfwɛ ty pil dədɑ̃ / ty t ɑ̃fɔ̞̃s dədɑ̃ / mwɛ kɑ̃t 
i sɔ̃ dɑ̃ l nɪ / sy lyː / i sɔ̃ tʁɛd͡ʒuö̯ tuʁnɛ / la tɛ̞t / e / kɑ̃ t ɛ̞pʁuv a lɛ̞ 
hapwɛ̞ mwe i fo k t ɛ̞ y gɑ̃ː / u bɛ̃n / iː / s ty lɛ̞ hap paʁ lə cy ɛ̃ / e 
/ lɛ̞ hɒ̆lœ̝ / i / […] i lɛ̞ plɑ / wɪ / i mɑ̃d͡ʒɛ̞ la baʁbwœlɔu̯t / mwɛ ty 
pɒ̆ʁl də gʁɑs / d͡ʒɑ̃n ɛ̞pʁuvi mwɛ d͡ʒœ n lɛ̞z ɛ̞mwɛ̞ pɑ / il tɛ̞ tʁo 
gʁɑs « les macareux s’en vont aussi et ils reviennent à peu près euh… 
a�ends… à mi-avril ; ils reviennent et s’en vont à l’Étac, ils viennent 
pour pondre ici et repartent aussi après, là […] ils pondent dans des 
trous de lapins, sur l’Étac – il y a des… oh ! c’est de la terre noire, très 
molle ; quelquefois tu marches dedans, tu t’enfonces dedans – mais 
quand ils sont dans le nid, sur leurs…, ils sont toujours tournés, la 
tête… et quand tu essaies de les a�raper, eh bien il faut que tu aies un 
gant ! Ou bien ils… si tu les a�rapes par le derrière hein ! et que tu les 
tires, ils… […] Ils les pelaient, oui ! Ils mangeaient le macareux, mais tu 
parles comme ils sont gras. J’ai essayé d’en manger, mais je ne les aimais 
pas, ils étaient trop gras ».
33 Le matin, le macareux a la queue tournée vers l’entrée de son terrier ; 
l’après-midi , c’est le bec . 
33 Certains mangeaient autrefois les macareux en ragoût, bien qu’ils 
soient « un peu marins [y mjo maʁẽ] ». Mais on ne consommait pas 
leurs œufs, car ils étaient toujours couvés.
9 Vers 1920 on dénichait les faucons dans les falaises pour les vendre 
pour la chasse.

+

gɔd f. ; ?

gimo ; ?

waʁɒ ;+

puːl f. (SPB) ; ? 

waʁo
ʁwaʁo ; ×

pjɔ̃ʒɔ̃ ; pɛ̃gwɛ̃

waʁo ; ?

maʁmɔt f.

giʲö
? ; ɟiʲo

//

? ; gjom

djam
pɛ̃gwɛ̃

pɛ̃gwɛ̃

waʁo ; ?

pɛ̃gwɛ̃

giʲmo

ɒcɛ̞t ? ;

?

?

dʲilmo (SO)

?

?

?

gɔd f.

wɒʁ ; pɛ̃gwɛ̃

ocɛ̞t ; ʁɒzœ̜

gŏd f. (SO)
; gŏd f. (SO)

; gɔd f.gɔd f.

waʁo
nwaʁo

gɥiʲö
; gɥiʲö

gilbö

? ; pẽgwẽ

 ; ʁwɒʁopɒlɒ f.
pɒlɒs f.

ʁliʒjø ; waʁo

gjau̯m
pjeːʁo  ; ?

; waʁo

giʲmo ; ×waʁo ?

giʲmo ; ?

pti pɛ̃gwɛ̃ ; ?

pɛ̃gwɛ̃
munʃo

giʲmo ; nwaʁo
gilmö

;+
makʁøz

pɛ̃gwɛ̃

?

giʲmo ; tɔʁdɑ

9SW

giʲmo

25E

28S
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151. (Du) VARECH (des algues marines en général)
Quest. 271

  �MASSER DU VARECH

  CLADOPHORE DES ROCHERS
  Quest. 272

  ULVE INTESTINALE

  LAITUE DE MER
  Quest. 260

  CÉ�MIUM ROUGE

7 « Dans le fond de la mer y en a ».
20 Selon l’informateur, le mot français pour vrac est guano [gwɛ̰nö].
25E Pruniole est un mot péjoratif.

Ramasser du varech
vʁace 18W
vʁɛce 20
vʁɛt͡ʃi 28N
11 On remontait le varech dans des ho�es.
25 On ne pouvait aller au varech qu’après l’extinction du phare ; on n’y 
allait pas le dimanche.
28S kɥøʲi dy vʁɛ « couper du varech » ; fɔu̯siʲɔ̞̃ (f.) « faucille à 
varech ».
29 dʁam (f.) « très grand panier en osier �o�ant sur l’eau, sur lequel on 
chargeait le varech ».
32(T) vrɛ sjɒ, 34(SO) vrɛ tɒjɛ « varech coupé ».
36 la vʁɔʃʁi « la récolte du goémon ».

Cladophore des rochers (Cladophora rupestris)
d l ɛʁb 9SW 21
d l ɛʁbɛ 25 25E
dz ɛʁbjeː  21 
de l vɛʁdyʁ f.  4 
dy pwɛl vɛʁ 36
dy veːzje 32(T)
25E Se trouve sur le « sable gras ».
35 j a de tɑse d sa « (li�éralement) il y a des grosses tou�es de ça ».
36 Il se développe au début du printemps.

Ulve intestinale (Ulva intestinalis)
d la mus 23W 26 34(SO)
de musɛt 25E
dy pti vaʁɛ vɛʁ 11
dy vɛʁ 15
dy limɔ̞̃ 32(SS)
dy limɛ̞ ̃ 32(T, SPB, C)
d l ɛʁb 13
d l ɛʁbje (m.) 13 26
dy vɛʁdɛ̞̃j 2
d l ɛ̞̃ⁿkrɒ 32(T)
d la vɒs 32(T)
d la fwɛi̯n 14

2 Ces algues vertes forment une sorte de mousse sur la partie immergée 
des bateaux ou sur les pierres du rivage et rendent le sol glissant.
32 Le limon se développe dans les eaux stagnantes et rend le sol très 
glissant ; le mot désigne aussi Ulva lactuca. 
32 ɛ̞̃ⁿkʁɒ (T), vɒs (T) « sorte de mousse verte sur les rochers ».
22 fwɛ də ka, fwɛ də vɒ, 23 fwɛd de ka « sorte de mousse gluante 
qui recouvre tous les objets et détritus marins ».

Laitue de mer (Ulva lactuca)
d la salad 11 18 35 36
d la salɑd 21
de salad 8
de l salat 4
d la fɔn 22
dy vɛʁ 36
dy pɛʁsi veʁ 20
de ʃu 35
dy ʃu vɛʁ 30
dy gvɛ vɛʁ 14
dy vʁɑ vɛʁ 19E
dy vɛʁ vʁɛk̞ 33
d la vɑpɛt 18W
dy vapɔ̃ 23
d la vʁɑpɛt 19E
d la fʁapɛt 19
d la kʎɒ̆k 34(SO)
d la kʎuk 34(SO)
7 « Ça pousse tout seul dans la baie / ça ».
33 Elle se mange bouillie.
34(SO) Cliaque et cliouque désignent aussi Ulva intestinalis.

Ceramium rouge (Ceramium virgatum)
dy pwɛl ʁuʒ 35 36
d l ɛʁb maʁin 27 27S
d la glinɛt 27S
dy sɑ̃tabɔ̃ 23
dy vʁɔ a syʁmyle 23
23 Algue odorante que l’on remonte dans les �lets l’été.
35 36 Il se développe l’été. « Ça se tient tout ensemble » (35).
25E dz edʲyʎɛt, 32(C) dy piː d̥ pʊːl « Codium �agile ».
34(SO) dy kraʃɛ, dy kröʃɛ, dy vrɛʒɛ̃ « pelvétie (Pelvetia canalicu-
lata) ».
28 28N glinɛt « arroche faux-pourpier (Halimione portulacoides) ».
28 vjɔlɛt də mɛʁ « plante à �eurs viole�es non identi�ée, dans les prés 
salés ».

dez alg f.

vaʁɛk

wɛʁɛk

waʁe

vʁɛ

vaʁɛc

vʁak

vrɛk (C, SS)
vrɛ̞k (T, C)
vrɛ (T, SPB)

vaɛ

vʁɛ̞k

vʁö

wɛʁe

vrɛ (SO, Tté)

vʁɛ

vʁa
vʁak

gwemɔ̃ gwemɔ̃

gwemɔ̃
gʁɔk
gʁœk

vʁɛ

vʁɛ
(pʁynjɔl f.)

vrɛ

vaʁɛk
gvɛːgvɛ̞

vaʁe

vʁɛ

vʁa

gwemɔ̃

vʁɛ

vʁɛ
vʁɛ

vʁö

vʁö

vʁɑ

va̟ʁɛk

vaʁɛk

//

vaʁɛ
vaɛ 11W

vaʁɛk vaʁɛk

vʁo

waʁe

dez alg f.
væʁɛk

vaʁɛk

vaʁɛkvʁɑ
vʁɑ

vaʁɛk
gwɛnɔ̃

vʁɛ
vʁɛ

9SW
10NE

11W

13NE 
gvɛː

18W

22S

25E 23W

27N

28N

28S

30N

27S vʁɛ
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152. DES LAMINAIRES
Quest. 277 : « Laminaria digitata » et 278 « Saccharina latisssima »)

  DES LACETS DE MER
  Quest. 276

  ZOSTÈRE MARINE
  Quest. 281

Sigle D : laminaire digitée (Laminaria digitata) ; sigle L : laminaire 
sucrée (Saccharina latisssima). Pas de sigle : on ne distingue pas ces deux 
algues. Tous ces mots sont masculins, sauf indication contraire. 
28S de kwo d vjeː (f.) « Laminaria digitata » à Saint-Germain-sur-
Ay, selon l’informateur.
32(T) Le collet est le petit taingain.
33 Les laminaires sont considérées comme le meilleur engrais.
37 À propos de Saccharina latisssima : sa n dekuvʁɛʁ pɑ suvɑ̃ « ça 
ne découvre pas souvent ».
22 kɒskɔn (f.) « stipe de laminaire vieux et dur » ; découpé en 
morceaux et utilisé comme projectile, il faisait éclater la sarbacane des 
enfants ».
22 23 34(SO) tɑ̃gɔ̃ « stipe de Laminaria digitata ».
25E de tɑ̃guɲɪ̆ʁ (f.) « des bancs de Laminaria digitata ».
32(T) kɔlɛ (m.) « Laminaire rugueuse (Laminaria hyperborea) ».
32(T) piː d̥ puːl (m.) « Laminaire à bulbe (Saccorhiza polyschides) ».
32(SPB) ivreː « sorte de laminaire �xée sur le gravier ou le sable ».

Des lacets de mer (Chorda �lum)
de lase d suljeː 19E
de lasɛ 36
dy laʃɛ 27N
dy laʃe 23W 25E
dy lɒ̆ʃɛ 34(SO)
de lɑ̆ʃeː 32(T)
de laʃeː 22 23 24 25 26 27 28 28S 29
de laʃɛː 21
de gʁɑ̃ laʃɛː 11
de laʃɛ̞t (f. ?) 32(C)
dy lɒ̆ʃɔ̃ 34(SO)
de filɛ̃ 28N
de filə 36
de liɲø 38
dy kɔ̞u̯lœ̜� ẫẫ
dy kaö̯lœ̜ 33
de pwal əd̥ t͡ʃʲɛ̃ 4
9 ʃa fe de filɑ̃t « ça fait des �laments ».
23W 25E 27N Ces dénominations s’appliquent aussi à l’himanthale 
(Himanthalia elongata).

Zostère marine (Zostera marina)
pajœl 29
pɑjœl 28
pɒjœl 30
ɛʁbje (m.) 37 38
ɛʁbje (m. r.) 21 27 37
ɛrbi (m.) 34(SO)
ɛʁb vɛʁt ? 28S
vɛʁdyʁ 27 28N
vɛʁdjeʁ 28
vɛʁdʁiʁ 29
gʁɛʒie̯ (m.) 23
pʎiːð 34(SO)
pliːð 34(SO)
pliːz 28S
pliːs 32(C)
rɒtʲɛ (m.) 34(SO)
rɒtʲẽ (m.) 34(SO)
veːzjɛ (m.) 32(T, SPB, SSr)
vrɛ d̥ faö̯ʃ (m.) 30N
flɛʃ 37
21 27 30 30N 37 On la met à sécher pour faire des matelas pour enfants.
28 On en faisait des matelas ou de la litière pour les vaches.
28N la pliːz (ou paillole [pajɔl] ?) « algues vertes amenées à la côte ». 
Séchées, on en faisait des matelas.
36 dy vaʁɛk « des petites bandes pour matelas ».

de ʁybɑ̃

de bɑ̃d mɔltjɛʁ f.

×

×

dy gʁɑ̃ vʁɒu̯
de lanjeʁ f.

dy vrɛ̞ vnɛ̃ː D (C)

de veːlɛ̃g f.

×

dy kölɛ (SO)

dy tɑ̠̃gɔ̃

dy lɔ̃ vʁɛ

dy bodʁi
dy bwodʁi
d la vobɒʁ f.

de bodʁœj D
de bodʁø D de bodʁø D

de ʁaduj f. L

de cø d vaʃ f.

d l etɔl plat f. D
de kɒskanɔ̃ D
d l etɔl fʁiːze f. L

 d l etɔl f.
d l etœl f.

dy lɔ̃gyʲi D
de köleː D
de tɑ̃gɔ̃ D
de kɔʁnɛt f. L
d la pliːʒ f. L

de ʃẽi̯ty f. D 

de kwö d lu f. 

dy tɛ̞̃gɔ̃ D
de veːlɛ̃g f. D 
de ʁagö d buö̯n søʁ L

de bodʁœi̯ D
de bodʁø D

de kø d vaʃ f.
d l etœl f.

dy tɑ̃gɔ̃

dy tɛ̞̃gɛ̞̃ D (T, SPB, C)
dy kölɛ D (T)
de liba̟ö̯ L (T)

de sɛ̃tyʁ f.
de liːzʁɛː D
de lizɛ D 

×
×

//

d l etɔl f.d la tʲø d ɛʁnɒʁ f.

dy babɒʁ

de tä̃gɔ̃

dy gʁɑ̃ vaʁɛ

de ʁybɑ̃

dy vaʁɛk lɔ̃

d la lizɑj f.
dez algə maʁɔ f.
dez algə bʁyn f.

de veːlɛ̃g f.
d l ivʁe f. D
de fʁɛt f. L

de gʁɑ̃d fœj f.

×

de banjĕʁ f.

de gʁɑ̃dz etɔl f.

×
de gʁɑ̃dz etɔl f.

de kø d vaʃ f.

de gʁɑ̃dz etɔl f.

d la cø d ʁɑ f. d la kuː d ʁənɒʁ f.
dz etɔl f.

28Sde cø d vak f.

25E

28N
27S

27N

19E
18W

23W
13NE 

11Wdy fwe

dy kɔu̯lœ̝
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153. FUCUS
Quest. 279

  DES ALGUES AMENÉES À LA CÔTE (après une tempête)

  QUEUE DE POULAIN

  SARGASSE JAPONAISE

  GOÉMON FRISÉ
  Quest. 280

  SALICORNE
  Quest. 283

V : fucus vésiculeux (Fucus vesiculosus). S : fucus denté (Fucus serratus). 
N : ascophylle (Ascophyllum nodosum). En l’absence de sigle, les mots 
dénomment ces trois algues indi�éremment.
23W La fueulle de quêne servait aussi à couvrir le produit de la pêche.
26 On récolte le vrè scié l’hiver.
27S La fulle de quêne est coupée sur les rochers. De même le roquin au 
point 28S et le vrè de roquier au point 30N.
DICTON :
28S dy vʁɛ d ʁɔçẽ la puöɲiː ɑ̃ vo la bʁaʃiː « le fucus, la poignée 
en vaut la brassée ».
9 Selon l’informateur, les « grains » des raisins de mer contiennent des 
œufs de seiche. Commentaire : ʃ et ɛ̃kʁöjab əs k i j a ᵈdɑ̃ « c’est 
incroyable ce qu’il y a dedans ».
29 vʁɛ d ʁɔkje, vʁɛ d ʁiːv « fucus coupé à marée basse ». 
37 j a de gʁos flɔt dədɑ̃ « il y a des gros �o�eurs dedans ».
25 musɛt (f.) « fucus spiralé (Fucus spiralis) ».
38 kɔʁaj (m.) « algue non identi�ée ».

Des algues amenées à la côte (après une tempête)
d la vobwaʁ 20
d la pliːz 27 27S 28S 29
d la pliːs 28S
de ʁibjɒ̃ (m.)  28S (à l’exception des laminaires)
dy vʁɛ d̥ pjɑ̃ 27N
dy vaʁɛ d eʃuː 11
de mɥeː (f.) 32(T) (spécialement en mai)
vrɛ vnɛ̃ 32(T)
vrɛ̞k de vnʏ 33
vrɛ vny 34(SO) 
6 dy fjɛ̞̃ « du varech dérivant ».
11 bɑ̃kiz əd vaʁɛ « étendue de varech arraché �o�ant à la surface ». 
30N mɛrk (f.) « tas de varech que l’on fait sur la plage et que l’on se 
réserve ».
31 dez ɒnɛs (f.), dez oʒe « des accumulations de varech amené par la 
mer ».

Queue de poulain (Halidrys siliquosa)
de peːʁyk 23
d la kʁɛmiʲ 28
de kʁəmiʲiː 28S

Sargasse japonaise (Sargassum muticum)
dy vʁɑ ʒapönɛ (m.) 21
dy vʁa ʒapöne (m.) 19
de ʒapönez 19E
de cø d̥ pulɛ̃ 19 
de kø d̥ pulɛ̃ 19E 18
de gvø a bɔb (m.) 19
18W vapɛt (f.), kʃø d̥ pulɛ̃ (f.) « petit varech vert très clair, très �n ».

Goémon frisé (Chondrus crispus)
likɛn 11W 25 28
litʲɛn 21
liʃɛn 38
likɛ̃ 23
licɛ̃ 23W 25E 27 27N 28S
liçẽ 28S
lit͡ʃɛ̃ 25 26 27 29
lit͡ʃẽ 34(SO)
lit͡ʃɛ 34(G)
litjɑ̃  30N
vɛ̞r didʲɛ 34(SO)
vɛʁdyʁ (f.) 28S
fʁize (f.) 10
vjɔlɛt (f.) 28S 28
karagiːn 32(SPB, C)
32(SPB) On le fait sécher après l’avoir lavé à l’eau douce. On l’utilise 
ensuite, moulu, pour faire la crème anglaise.

Salicorne (Salicorna sp.)
d la kʁista maʁin 21
d la kʁistə maʁin 27 29
d la kʁist maʁin 31
d la kʁis maʁin 18 19E 28 28S 35 36
dez ablɔtin 35
de fuʁœl 35
də l paspjɛʁ 2
de paspjɛʁ 8 10 
de paspjĕʁ 3 4
de paspjɛ̆ʁ 5
de pɑ̆spjɛʁ 6 7
də l salɑ̆t paspjɛʁ 2
də l salɑ̆d əd mɛʁ̆ 2
de aʁikö (m.) 8
de aʁiko ʃɛʁ (m.) 19E
de aʁikö d mɛʁ (m.) 7 18
35 Ablotine se dit à la Larronnière, foureule au Han.
10 On va en chercher en baie de Somme.

?
 

dɛ ? p. 

ʁɛzɛ̞̃ ᵈ mɛ̆ʁ p. N

?
 

viɲɛt f.

vaʁɛc a butɔ̃
 

vʁa a klɔk

vrɛ̞k kʰɔpɒi̯ (C)
vrɛ sjɒ (C)
vrɛ sjɒi̯ (SPB)
ʒɛrʒeː (T)
gɛrʒeː N (SPB)

vaɛptit fyœ̯̈ʎ de ken f. S
gʁɑ̃d fyœ̯̈ʎ de ken f. V
vʁo ʁɔbɛʁ N
ʁɔbɛʁ N

?
 

vrɛ tɒjɛ ( SO)
vrɛʒẽ (SO)
pjɒ vrɛ S (SO)
krɒ̆kö N (SO)

fjœʁ də cen f. V
vʁɛ sjɛ N

fyœ̯l de cen f. S

vʁa a kjɔk

gʁo gwemɔ̃ N 

gwemɔ̃

gwɛmɔ̞ ̃V
vʁɛ pja S

pɛtɔ̞̃ V

fyːœ̯l de cen f. S

kosjɒ p. V
vrɛ d̥ pjɑ̃ V
vrɛ d rɔkje S

gvɛː p.
×

pətwɛ̃ N
ʁɔçẽ V, S
vʁɛ d ʁɔçẽ V, S

fyœ̯̈l de cen f. S
ɦobeʁ N

boʃlɛ̜ N
fyːœ̯̈l de tʲen f. S

×

?
 

?
 

//
 

bɔʃlɛ N

skɒtʁ V
kuö̯jɒʁ p. V

sufjɒʁ V
vʁɛ a sufjeː V

gʁo pɛtɔ̃ N

føl də tʲen f. S

pliːz f. V

kuːjɒʁ p. N

vaʁɛ

vaʁɛk fʁize
 

vaʁɛk

+føl də ʃen f. S
ʁɔbeʁ N

fɥyl de cen f. V
ʁɔbɛʁ N

×

×

×bul d jo f.

×

vʁɛ pjɑ V
pɛtwɛ̃ N

vʁɛ pja S, V
pɛtɔ̃ N
gʁo vʁɛ N
vʁɛ d pjɛ̃ N

11W

13NE 
23W25E

28N

27N

28NE27S

30N

////

28S

fyːl de tʲen f. S

pɛtʁɛ Vdy pʎa vʁɛ
dy pʎat
ʁɛ̞zinɛ N 
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