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Pour marquer son 80° anniversaire, le Comité National des

Traditions Monégasques a décidé, parmi d’autres initiatives, de faire

rééditer les dictionnaires francais/monégasque et monégasque/francais

depuis longtemps épuisés, indisponibles, introuvables ou égarés dans

quelques bibliothéques familiales.

Ce geste ressort de l’essence méme de la mission que s’est donnée

notre Comité par la voix de ses fondateurs qui, au soir d’un 14 mars

1923, se sont réunis pour commencerIécriture de pages de LU’ histoire

de notre pays.

Il s’agissait de la sauver de l’oubli, de puiser dans la richesse

de la mémoire du peuple monégasque:artisans, artistes, journaliers,

lavandiéres, notables, pécheurs, pour démontrer a chaque génération

qu’elle n’était pas issue de rien et que ces anciens nous observent

des lieux qu’ils affectionnent, les beaux soirs de printemps, souvent per-

plexes devant nos curieuses habitudes d’aujourd’hui, mais sans doute

toujours bienveillants.

Et c’est pour que leur langue, notre langue, survive que ce sup-

port indispensable, fruit de la patience et de I’érudition de Louis Barral

et de celle de sa collaboratrice, Suzanne Simone, est aujourd’hui proposé

a tous. Il s’agit du fac-similé de l’édition originale publiée en 1983.

Que le plus grand nombre le parcoure tout simplement — beau-

coup iront plus loin sans doute — mais cette premiére étape leurfera

découvrir une culture, de la grace, de la finesse dans Il’expression et

aussi de l’humour, toujours présent ; c’est le reflet des petits peuples

courageux.

Cette réédition n’aurait jamais pu voir le jour sans l’aide

du Gouvernement Princier.

Le Comité National des Traditions Monégasques
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PREFACE

C'est avec un vif plaisir que je réponds au souhait de notre
compatriote M. Louis Barral en présentant le travail minutieux et
efficace que constitue ce dictionnaire frangais-monégasque, comple-
ment attendu, complémentindispensable de la documentation qu’avait
déja patiemment et doctement réunie, sous limpulsion de S.A.S. le
Prince Rainier III de Monaco et avec l'aide d’éminents spécialistes
érigés en Commission linguistique, le regretté Pére Louis Frolla: la
«Grammaire monégasque», en 1960 et le «Dictionnaire monégasque-
francais», en 1963.

Complément attendu parce qu'il n'a pas manqué de soulever, dans
l'attente du momentde paraitre, de délicates questions de principe dont,
notamment, celle de savoir sil convenait de rester dans l'insertion des
mots, au plus prés du langage des origines, a vocabulaire relativement
restreint, ou au contraire, de donner accés a des termes savanis ou
‘adoption récente peut-étre mal a l’aise dans l’usage quotidien de la

langue.

Complément indispensable, d’autre part, car le développement du
parler monégasque prend, chaque jour, plus d’ampleur non seulement
au niveau des Etablissements scolaires de la Principauté dans lesquels
son enseignement atteint les programmes de la classe de seconde et
tend a devenir une matiére a option dans les examens du baccalauréat,
mais également au sein de la population oi un nombre croissant de
résidents recherchent les moyens d’une plus compléte assimilation a
notre communauté par la connaissance de son langage.

La Municipalité a tenu, en accord avec le Gouvernement princier et
utilement appuyée, sur le plan budgétaire par le Conseil national, a
réaliser l’édition de cet ouvrage.

Bien str, celle-ci ne saurait revendiquer d’emblée toutes les
adhésions.

Certaines critiques pourront se manifester, sans doute, soit dans le
domaine du choix des mots, soit dans celui des omissions, mais d'autres
éditions suivront et il nous semblait urgent de conjuguer les efforts



d‘esprits passionnés, d’aboutir a la satisfaction d’une demanderéelle,
de favoriser la concrétisation d’une étape effective due, pour l'essentiel,
au talent et a l’érudition de Louis Barral, avec le concours de Suzanne
Simone, et de contribuer a la défense du patrimoineculturel.

Ce sentiment d’urgence me parait trouver sa justification la plus
autorisée dans une déclaration de S.A.S. le Prince souverain, lors de la
séance inaugurale de l’Académie des Langues dialectales, le 15 mai
1982:

«Laisser mourir une langue c’est ternir a jamais l’4me profonde d’un
peuple, c’est renoncer pour toujours a l’un deslegs les plus précieux de
son passé».

La Mairie n'a pas voulu rester sourde a ce cri d’alarme, c'est pour-
quoi nous sommes heureux que ce dictionnaire francais-monégasque
soit édité pour aiderles efforts de chacun.

Jean-Louis Médecin
Maire
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AGENCEMENTDU DICTIONNAIRE

Aprés une introduction relative aux lettres et sons, a l’accent tonique, a
l’orthographe du monégasque,ce dictionnaire présente:

—en une premiére partie un Lexique (les mots essentiels et leurs correspon-
dants);

—en une deuxiémepartie les Mots assortis d’exemples (ces mots sont flanqués
d’un astérisque au Lexique);

—en annexe des notions de grammaire monégasque.

Le dictionnaire bilingue qui met en jeu une langue - en principe
connue de tous les utilisateurs — et un dialecte plus ou moins affilié — en
principe ignoré de la plupart des utilisateurs — ne peut s’éviter de déroger
aux régles courantes.

Ainsi, pour notre Dictionnairefrancais-monégasque, dans chaque équation
posée, le premier membre (mot4 définir, 4 traduire) ne contient plus l’inconnue
et, de ce fait, les soins habituels (transcription phonétique, indication d’accent
tonique) se trouvent, autant que faire se peut, reportés au deuxiéme membre
(dialecte de sortie). La méme inversion nous a fait administrer des notions de
grammaire monégasqueet, qui plus est, exprimées en frangais.

L’agencement adopté (Lexique d’une part, Mots assortis d’exemples d’une
autre) — pour n’étre pas idéal — devrait, aux dires de certains «lecteurs» (au sens
de l’édition), faciliter la consultation de l’ouvrage.





INTRODUCTION

Le sentiment, peut-étre illusoire, que a un dictionnaire n’est
jamais beaucoup consultée nous fait réduire la nétre a l’essentiel. Toutefois,
nous nous permettons d’affirmer qu’on nesaurait, si peu que ce soit, accéder a
la connaissance du monégasquesans s’étre préalablement imprégné des notions
exposces a la suite. Pour plus amples informations, cf. R. Arveiller, R. Boisson,
H. Bonaféde, G. Franzi, L. Frolla, L. Notari, M. Zilliox-Fontana (références bi-
bliographiques p. 420).

LETTRES ET SONS EN MONEGASQUE

L’alphabet monégasque comporte 23 lettres (a, b, c, d, e, f g, fh, i,
iim, n, 0, p,g,7r, 8, t, u, v, y, z) en l’absence de k, de w et de x.

I — Voyelles : a, e, i, 0, u, y

1 — Les voyelles a, i, o se prononcent commeen francais mais l’o n’est
jamais ouvert.

L’accent grave surmontant l’a n’en fait pas varier la prononciation.
On notera toutefois que, a l’inverse du frangais, l’a préposition, en monégasque,
ne prend pas d’accent et que I’a (3° personnesing. indicatif présent) en prend
un. Ex. i/ a: elu a.

2 — L’e, jamais muet, est toujours fermé:

monégasque —s transcription phonétique
en éléments francais

e —  é,commedans dé

L’e surmonté de l’accent grave (accent tonique ou de différenciation) n’est
pas pour autant ouvert, ou a peineplus:

é — 6é

La — (correspond a) aboutit a la transcription phonétique qui nous a
semblé la plus adéquate ou plutdt la moinsdistordue.

Dans les exemples donnés a la suite, la voyelle en caractére grasitalique
porte l’accent tonique (nous le verrons mieux plus avant). Il faut la bien mar-
quer.

francais monégasque —s transcription phonétique

Ex. ode: ode —  odé
méme : meme — mémé
miel: amé — amé
avoir : ave — avé
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On a négligé le é (légére tendance au /)*, préciosité propre a la gentry du
Rocher(V. ce mot).

3 — L’@, que nous avons adopté avec réticence — poursatisfaire a la rou-
tine —, veut introduire une notion étymologique qui, fit-elle bonne a connaitre,
encombre inutilement l’écriture (cf. R. Arveiller, P. Robert...) :

francais monégasque — transcription phonétique

e —  é,comme dansdé
Ex. nouveau: nevu — névou ou nexzvou(dit le

commun,nonsans raison)

4 — L’uwa deuxvaleurs :

u — _u, commedans nu
u — ou, commedans cou

Ex. muet: matu —  muatou

5 — L’y (valeur du yod) tient lieu des // mouillés du francais ou du gii
italien, mais évite de prendre la place de I’y en francais:

ay — aille, commedansfaille
uy — ouille, commedansfouille

Ex.  paille : paya —  paia
rouille : ruya — rouia

II — Groupements de yoyelles

Ils ne forment pas de véritables diphtongues du fait qu’en monégasque cha-
que voyelle conserve sa valeur et se prononce séparément (commeenitalien),
mémesi la diérése, non absolue, s’entortille de quelqueliant.

francais monégasque —s transcription phonétique

1 - al — ai, commedansaie
au —  a-ou, comme dans miaou

Ex. jamais: mai — mai
eau: aiga —  aiga
olive: auriva —  aouriva

2- ei, ei —  éi, commedansséide

Ex. les miens: i mei — imé
les pignons : i pignei —  ipignéd

*Nous avons négligé l’é (tendanceau i, parfois souvenir du latin) du fait qu’il régne fort peu d’accord
entre les auteurs. D’ailleurs, le plus souvent, chaque auteur manque de fermeté dans la graphic
adoptée. Dans ces conditions, mieux vaut glisser sur une nuance peut-étre touchante mais dont les
approches restent fluctuantes et ésotériques. Croire qu'une langue, d’ot qu'elle soit, présente trace
d’ombre de rigueur répond au sentiment quasiment universel mais n’en reste pas moins entiérement
controuve.
Nous donnons tout de méme quelques indications quant a l’emploi de 1’é:

Ex; lettre: létra pomme: méra moins: ménu
et en général tous les mots ou presque (dont les diminutifs) en -eta, -etu, -ete; certains mots en -essa
ou en -mentu:
Ex. Rosette: Ruséta bavette: bavéta beauté: beléssa

mettre: méte argument: argiiméntu princesse: principéssa
Nous avons quelquefois obvié au piége en mettant un / (quand l’oreille n’y trouve pas a redire):

Ex. veuf: vidiiu baguette: vinca



Les «comme dans» nous conduisent 4 des mots curieux, les phonémes
en cause n’étant pas courants en frangais:

eu — éou, commedansguépéou
Ex. champignon: bureu —  bouréou

3- ia — ia, commedans diamant
ie — ié, comme danspiété

Ex. plat: piatu — piatou
étre: iesse —  iéssé

4- oi — oi, commedans voivode
Ex. les siens: i soi —  isoi

ou — o-ou
Ex. coup: cou — co-ou

sou: sou — so-ou

5- ui — oul, commedansouie
Ex. des gifles: de patui — dé patoui

tu — u-ou
Ex. nu: niu — nou

6 - lai — ial
Ex. clair: ciairu —  tehiairou

iau —  iaou
Ex. diable: diau —  diaou

uai —  oual
Ex. matheur: guai —

Ill — Consonnes

Commeen francais, mais w et x n’existent pas. Le k est rare.

1 -— Lec devant e et i se prononce commeenitalien :

francais monégasque — transcription phonétique

ce —  tché, commedanstchécoslo-
vaque

ci — tchi, commedanstchibouk

Ex.  tique: ceca —  tehéca
plaie : ciaga —  tchiaga

Doncle c, pour prendre le son francais devant e et i, doit s’agrémenter
d’une cédille:

ce —  _cé, commedans cément
Gi — ci, commedans ciment

Ex. oignon: cevula —  cevoula
souche : cipu —  cipou

2 — Le g devant e et ise prononce commeenitalien :
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ge —  djé, commedansdjellaba
gi —  dji, commedansdjinn

Ex. géne: gena —  djéna
platre : gipu —  djipou

3 — L’A ne commence jamais un mot. Il donne, comme en italien, un
son duracetag:

ghe — gué
ghi — gui

Ex. guéridon: gheridun —  guéridoun
guide : ghida —  guida
que: che — ke

4 -Le j ne commence jamais un mot en monégasque (sauf dans des
emprunts étrangers). De méme pour le k, remplacé par ch. Toutefois, il
parait en initiale dans des mots étrangers:
Ex. kaki: — kaki

kilo: — kilo

5 - L’n terminal est toujours amui en monégasque:
francais monégasque — transcription phonétique

Ex. pain: pan — pan, commedanstrépan
pied: pen — pin, commedanssapin
pin: pin — sensiblementpi, I’n terminal

étant presque muet. Ce phonéme n’existe pas en francais ou a la rigueur
pourrait se trouver dansl’expression:

cin cin —  tchin tchin (a votre santé).
6 — L’r se prononce comme en frangais, mais en position intervocalique

il se roucoule légérementet tend vers / (r liquide). II faut reconnaitre que cette
enjolivure tombe quelque peu en désuétude. L’appauvrissement de |’arsenal
phonétique est de régle danstousles parlers. Le francais ne s’en prive pas. Ainsi
s’amenuisentles différences entre e ouvert et e fermé, entre o ouvert et o fermé,
entre a postérieur et a antérieur. Régression des distinctions entre pate et patte,
entre brun et brin. On devrait dire la fnétre et une fenétre, etc... En italien, les
consonnes doubles doivent se prononcer séparément — bien se faire entendre
— mais, notamment en Vénétie, on entend dire: Ano Santo pour Anno
Santo, peto pourpetto...
En monégasque,les articles et pronoms/a, /e, /es se disent (selon l’euphonie): /e:
u, ru; /a:a, ra; les (m.): i, ri; les (f): e, re. Les r de ru, ra, ri, re sont doux.

Dans l’écriture on indique usuellement le son du r intervocalique moné-
gasque en le surmontant d’un signe (chapeau chinois sur la pointe). Comme
ce modede faire exige un caractére typographique singulier et que les mots a
r intervocalique abondent, nous avons préféré l’ignorer et marquer la diffé-
rence de prononciation en redoublant I’r quand le frangais ou Vitalien y
convie :
Ex.  aile: ara — ala

terre: terra —  téra
L’r géminé, prononcé a la francaise, ne bénéficie pas d’un surcroit

d’énergie.
_ Revenons uninstant sur I’r doux (intervocalique). Certains mots, que

rien ne semble singulariser, y échappent. L. Frolla (Dictionnaire monégas-
que-frangais) annule la difficulté en redoublant I’r en cause. Nous n’avons
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pas retenu ce procédé radical quandil va a l’encontre de l’orthographe en usage
en latin, en frangais ou en italien et que rien donc ne semble II est
curieux que le respect de l’étymologie, estimé légitime dans le cas de @, ne
puisse s’étendre jusqu’a la gémination du r.

Done I’r intervocalique n’est pas roucoulé dans les mots qui suivent(et
leurs dérivés non cités) :
— aride : aridu ; ar6me : aroma;
— banqueroute: bancaruta; baraque: baraca; baril: bari; barométre:

barumetru; baron: barun:; baroque: barocu; betterave: betarava; birbe :
birichin (birichino enitalien) :

— cabriolet : barucin ; carabine : carabina ; caracoler : caracula ; carafe : garafa ;
carambole : carambola ; caricature ; caricatiira (l’r final demeure doux) ; ci-
thare : citara ;

— déranger : derangia ; dérision : derisiun ; dériver ; deriva ; déroger : derugia ;
— érudition :eriidigiun ; éruption : eriigiun ;
— fanfare : fanfara ; fanfaron : fanfarun;furet: fiiretu ;
— héros: eroe ;
— parodie : parudia ; paroxysme : parussismu; pétarade : petarada ; pore : peru ;
— scarole ; scarola.
— faureau : toru.

Il semble suffisant de consigner ces mots dans uneliste pour que l’utilisa-
teur soit informé, sans aller surcharger la graphie courante de quelque signe
supplémentaire. Toutefois, dans ce dictionnaire (Lexique), I’r de ces mots est
surligné (il reste qu’il ne doit pas ’étre dans l’écriture usuelle):

Ex. aride : a¥idu ; baraque : bafaca.

Ecarter le chapeau chinois et vouloir surligner, est-ce logique ? (Ah, ces
scientifiques !) Tout simplement, avec ce mode, les mots intéressés se réduisent
a une quarantaine(principe de moindre action de Maupertuis).

Quecette liste ne soit pas exhaustive ne devrait pas mettre en péril |’édifice
linguistique monégasque, d’autant que pour nombre d’autres mots |’accord en-
tre auteurs (R. Arveiller, R. Boisson, G. Franzi, L. Frolla, L. Notari) n’est pas
réalisé (les uns ronronnent, les autres non). De ce fait, l’orthographe quant au r
offre une alternative. Nous en avons retenu un terme(selon quele frangais ou
Vitalien y invite) et notons(liste des mots usuels):

— araire ; araire ;
— bavarder: ciaciara ;
— caqueter : cacaraca ; caravane : caravana; carotte : carota ; charogne: carogna;

clarinette : clarineta ;
— embarras: timbarrassu ;

gratte-papier : scarabucin ;
— narine:narije, narina;

ouragan : uragan;
peut-étre... : magara... (magari enitalien);
sourire : surrisu (sorriso en italien) ;
tarot : tarecu.

Certes, les linguistes, les grammairiens et autres spécialistes du verbe se
doivent de maintenir les traditions phonétiques, mais les langues ne sont vivan-
tes que dans la mesure ou elles évoluentet, en définitive, seul usage, en catimi-
ni, prend force réglementaire. Comme en tout prévaut la mutation qui, franchi
le crible de la sélection naturelle, compose au mieux avec |’environnement.
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7 — L’s intervocalique se prononce z commeenfrangais(il est donc inutile
de multiplier les z quand rien n’y convie). II trouve le méme son dansle préfixe
des-. L’s géminé s’adoucit commeen frangais:

francais monégasque —s transcription phonétique

Ex. dne: ase — az
moyen : mesu — mézou
découronner: descuruna —  dezcourouna
ressaut : ressautu ressaoutou

L’s suivi d’une consonne doit se prononcer a l’auvergnate (se chuinter)
disent les gens de qualité. Cette épaisse nuance, que le vulgaire ignore, ne
s’orthographie pas.

Ex. monégasque: munegascu — _mounegaschcou
notre: nostru —  noschtrou

IV — Groupements de consonnes

1 — Le groupe sc devantles voyelles e et i donne:

francais monégasque —s— transcription phonétique

sce —  ché, commedanschéri
Sci — chi, commedans chimére

Ex. niais: scemu —  chémou
flamme: sciama —  chiama

2 — Le groupe scc, pour autant qu’on puisse le rendre en francais, donne:

sec —  chtch, comme dans Chtche-
glosk (ville d’Urss). Ce pho-

néme n’intéresse que peu de mots en monégasque et il n’y aurait pas grand
mal a en rater quelque peula laborieuse émission.

Ex. esclave: scciavu — chtchiavou
écume: seci#ma —  chtchiuma

Pour plus de précisions au sujet de Lettres et sons, priére de consulter:
R. Arveiller, G. Franzi, L. Frolla, L. Notari, M. Zilliox-Fontana.

ACCENT TONIQUE

L’accent tonique, en francais, toujours sur la derniére voyelle du mot —-
sauf quand il s’agit d’un e muet-, est discret. En monégasque — commeenita-
lien — l’accent tonique est marqué. Nouspréférons dire qu’il tonifie une voyelle

qu’une syllabe, pour éviter les ambiguités (inexistence de diphtongues
vraies).

A — Dans la graphie utilisée dans ce dictionnaire, l’accent tonique n’est pas in-
diqué (absencede lettre grasse italique) :

1 — Quandil tombesur Il’avant-derniére voyelle d’un mot(cas général) ; I’y
n’est pas décompté(il tient lieu des // mouillés francais ou du g/i italien) :

Ex. porte: porta
loup: luvu
mélodie : meludia
fini: finiu
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antiquaille : anticaya
grille : graiya

Nousécrivons: porta, luvu, meludia, finiu, anticaya, graiya.

2 — Dans les mots terminés par une consonne. L’accent tonique terminal
va de soi.

francais monégasque

Ex. trépan: trapan
baton: bastun
hasard : * asar

Nousécrivons: trapan, bastun, asar.

3 - Dansles mots terminés par une voyelle portant l’accent grave (paroles
tronquées):

Ex. douleur: dura
pécheur: pesca
aimer aima

Nousécrivons : durt, pescau, aima.

L’ ti terminal tient le mémeréle :

Ex. vertu: virtit

Nous avons supprimé l|’accent grave (double accentuation disgracieuse) mais
écrivons : virtd# pour confirmer. Les mots tronqués réduits a une syllabe ne por-
tent pas d’accent.

Ex. mat: ma

ceur: che

_Font exception les verbes a certains modes, temps, personnes de leurs
conjugaisons.

Ex. dire: di; faire: fa; ila:a; ilest:é@; il fait: fa; il faut: fo; il peut:
po; ilreste:sta; il sait:sa; il veut: ve...

B ~ Dans la graphie utilisée dans ce dictionnaire, l’accent tonique (lettre grasse
italique) est indiqué dans tous les autres cas:

Ex. arbre: arburu
amoureux : carignaire
zizanie : zinzania
ancre: ancura

Nousavonsécrit : arburu, carignaire, zinzania, ancura.

Notons qu’une légére modification de l’écriture déplace quelquefois |’ac-
cent tonique(action del’italien).

Ex.  ligure: liguru, ligiiru
limite: limita, limite

Certaines fois, du moins il semble car les indications a ce sujet sont rares
(inertie commune), l’accent tonifie au gré des auteurs.

Ex. modestie: mudestia, mudestia



-~20-

Retenons cependant qu’en italien on dit : modestia.
Donec, nous n’offrons pas a4 votre consultation un mécanisme absolument

rigoureux (il serait négation du laxisme universel) mais un cadre largement fia-
ble, sans oublier que le frangais s’efforce — malencontreusement — d’absorber
tout accent tonique contraire a sa propre rythmique.

Il reste que l’accent tonique, en monégasque, doit étre nettement percu.
Dans |’écriture courante — hors dictionnaire — nous ne notonspasI’accent toni-
que (ne parait que I’accent orthographique).

Bien entendu, malgré nos soins — plus par malice «des dieux contraires»
que par méconnaissance -, notre dictionnaire n’est pas exempt d’erreurs, quant
a l’accent tonique et quant au reste. L’utilisateur voudra bien nous excuser et
consulter les augures.

ORTHOGRAPHE DU MONEGASQUE

L’orthographe du monégasque adoptée dans cet ouvrage est une sorte de
centre de gravité des modes d’écrire — passablementdifférents — des auteurs et
des linguistes du cru (M. Antognelli-Lanza, R. Arveiller, F. Bianchéri, J.
Bianchi, R. Boisson, H. Bonaféde, L. Canis, P. Chérici-Porello, M. Curti, G.
Franzi, L. Frolla, J.-E. Lorenzi, J.-L. Médecin, E. Mollo, R. Noat-Notari, L.
Notari, R. Novella, C. Oréglia, C. Raimbert, A. Robert-Gasparotti, J. Soccal,
M. Zilliox-Fontana) et des régles — quelque peu diverses — que s’efforcent de
consigner les organismes intéressés : Comité national des Traditions, Commis-
sion de la Langue monégasque (créée par S.A.S. le Prince RainierIII et présidée
par S. E. M. R. Novella).

Commeonle sait, le monégasque n’a pas le monopole de ce léger flotte-
mentdansla graphie; il est de régle dans les parlers régionaux qui ne possédent
aucun écrivain de la classe d’un Nobel (cf. provengal) ou aucuneécolelittéraire
susceptible d’induire un certain consensus.

Bien que notoire, Louis Notari (1879-1961) n’a pas réussi a introduire
pleinement Il’heureuse graphie qu’il a utilisée, aprés l’avoir enti¢érement forgée.
Pour notre compte, nous puisons le plus clair de notre mode d’écrire dans
L. Notari.

Nous n’avons pu dégager de régle générale quant a I’écriture de ce, ci. On
trouve semble-t-il indifféremment: ce, ¢e, ci, ¢i, selon que prévaut l’influence de
italien ou du frangais, mais le ce latin donne plutét ¢e.

Ex. bicyclette : bicicleta, bigicleta ; réciter : recita, recita...
Nous avonstendu a homogénéiseret a éliminer le choix. Ainsi, les préfixes

francais em-, en- peuvent se rendre par em-, im-, tim-, en-, in-, tin-.
Ex. embrouiller : embruya, iimbruya ;

empester : empesta, iimpesta ;
enjéler : embabuina, imbabuina, iimbabuina ;
enchanter : encanta, incanta, iincanta...

Nous avonscru devoir nousen tenir uniquement4 tim-, tin-, pour sacrifier
a la phonétique.

Ex. embrouiller : iimbruya ; enchanter : iincanta...
Il eut certes mieux valu (cf. R. Arveiller) employer em- et en- pourfaciliter

les choses (orthographe francaise), mais enfin, souligner par l’écriture |’abon-
dance du son ii en monégasque a peut-étre son utilité. D’ailleurs, il est des
em-et des en- qui manifestent une certaine impertinence.

Ex. employer : impiega ; encenser: incensa.
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Dong, il ne peut étre tenu pour faute grave d’employer indifféremment
em-, im-, tim-, en-, in-, tin-.

L’emploi du q ou du ch n’est pas tranché.
Ex. quiétude: qietiidine, chietéidine.
Nous pensonsqu’il serait préférable, pour faciliter les choses, de choisir le

mode en q quandle frangais y convie.

En dépit de nos soins, il est certain que nous avons di omettre des trémas
sur les u. Fiez-vous au francais pour rectifier, 4 moins que l’italien ne s’y
oppose.

Ex. cure : ciira, et non : cura ; suspendre : suspende,et non siispende.
I] faut dire aussi que certains u paraissent peu orthodoxes.

Ex. cuisine : cujina (d’aprés l’usage) ; nous dirions plut6t: ciijina.

L’y (dl mouillés frangais, g/i italien, entre autres) intervient dans tous les
mots ott se discerne le son coulé du yod (semi-consonnefricative) transcrit en
frangais pari (vieux), i/ (soleil), i/le (paille).

Ex. mieux: meyu; soleil: suriyu; maille: maya; déchet: retayu (italien ritaglio).
Certains mots, ne trouveraient-ils pas de correspondants en francais ou en

italien, prennent tout de méme uny si l’on pergoit le yod en monégasque. Ce
mode a été adopté par R. Arveiller.

Ex. bande de mendiants: mandianaya
salade nigoise: cundiyun
serrure: serraya

Les élisions sont courantes en monégasque (commeen tousles dialectes de
lespéce). Il eut été peut-étre expédient de ne pas les retenir dans un
dictionnaire. Mais commenous visons a donner une image du parler réel, nous
avons usé quelque peu de I’élision; a vrai dire, bien trop peu... mais...

Ex. /a belle Gme: a bel’arima
sa vache: a so’vaca

L’utilisateur trouvera le mot élidé, selon l’ordre lexicographique, dans son
orthographeclassique.

Nous avons négligé les élisions antérieures (troncatures) des articles un,
une.’ Usuelles dans le parler oral (donc a suivre), il ne nous semble pas que
l’écriture doive les consigner.

Ex. comme un mouton: cuma’n mutun (au lieu de: cuma tin mutun);
c'est une bonne chose: ’na bona cosa (aulieu de: é tina bona cosa).

Nous en tenant aux quelques régles que nous venons de donner, nous
pensons avoir évité les contradictions internes. Toutefois, homogénéiser une
orthographe inconstante ne va pas sans susciter des hésitations parfois mal
surmontées.

Bien que chercher un grain de logique dans |’orthographe, depuis toujours
domaine du littérateur, soit une intenable gageure, il ne saurait étre interdit de
s’y essayer.





PREMIERE PARTIE

DICTIONNAIRE

FRANCAIS-MONEGASQUE

LEXIQUE

Dansce Lexique, les Mots assortis d’exemples
sont flanqués d’un astérisque *



a.
ad.
art.

aux.
conj.

deéf.
dém.
ex.
of
Ek;
imp.
ind.
inter.
inter}.
inv.
loc.
m.
n.
neg.
num.
PoE:
pers.
pl.
poss.

Pp.
préf.
prep.
pron.
Fr

5;
sing.
V.
v.
var.
vi.
vpr.

wl as

ABREVIATIONS

adjectif
adverbe
article

auxiliaire
conjonction
défini
démonstratif
exemple
féminin
idiotisme
impersonnel
indéfini
interrogatif
interjection
invariable en nombre
locution
masculin
nom propre (nm. nom propre masculin, mf nom propre féminin)
négation
numeéral
proverbe
personnel
pluriel
possessif
participe passé
prefixe
préposition
pronom
tient licu de I’r geminé
substantif (sm. substantif masculin, sf substantif féminin)
singulier
voir
verbetransitif, verbe transitif et intransitif
variété
verbe intransitif
verbe pronominal
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Les substantifs et les adjectifs qualificatifs paraissent au singulier dans ce
Lexique. Les adjectifs sont au masculin, les substantifs au gré de leur genre ou
au masculin.

Les mots courants — donc a4 conserver — qui ne trouvent pas, du moins a
notre connaissance, correspondance en monégasque paraissent en frangais
(italique):

Ex. moteur sm. moteur; chauffeur sm. chauffeur; gué sm. gué; ou avec
une orthographe «fagon monégasque», quand la phonétique le permet:

Ex. réservoir s/n. reservuar; voiture sf vuatiira ; buffet s7. biifé.

Ce procédé peut paraitre peu correct. Nous n’avons pas innové a cet
égard (cf, L. Frolla, R. Arveiller, J. Soccal...). D’ailleurs, qui écrirait buf-
fet au lieu de biifé... ne pourrait s’en faire grand reproche.

La conversation courante truffe le monégasque de mots frangais quel-
que peu naturalisés. Qu’y faire? A moins de péricliter a jamais, aucune
langue, aucun patois n’échappent a cette évolution.

A Monaco, jusque vers 1870, l’enseignementpublic était donnéenitalien.
Depuis,le frangais a pris le relais. De ce fait, nombre de mots monégasques se
ressentent de cette ambivalence.

Ainsi et notamment(entre mille) encre devrait se dire inciostru (de l’italien
inchiostro) ou enciostru, mais, sous l’influence du frangais, le quidam qui
aujourd’hui encore consent a parler patois — lui doit-on considération ? — dira:
ancra, ancre, ancru... Commentsavoir au juste ? L’articulation courante fignole
peu. Pour couper court, nous nous en tenonsa encre.

Souvent, pour un méme objet on a deux fagons de dire; l’une tient a
italien — nos vieux l’employaient, diront les connaisseurs — et l’autre fleure le
frangais. Elle n’a pas de pedigree mais il se trouve que vous pourrez l’entendre
d’aventure — a l’exclusion de toute autre — au marché ou sur le forum. Quoi
qu’en pensentcertains linguistes — ou assimilés — en la matiére, commeen bien
d'autres, seul "usage biologiquefait loi.

Il reste qu’entre deux vocables désignant un mémeobjet, celui qui s’éloigne
le plus du frangais est tenu pour plus typiquement monégasque.

Pareillement, certaines expressions ont deux modes imputables aux mémes
raisons. Ainsi, la locution: me pas prend allure de double négation en
monégasque;elle se scinde en ne: nun, et pas: pa.

Ex. il ne faut pas: nun fo; fo pa;
Je ne viens pas: nun vegnu; vegnu pa.

Les deux fagons s’emploient au gré des affinités du locuteur. En revanche,
cumuler ne: nun, et pas: pa semble incorrect.

Ex. il ne faut pas: nun fo pa.
Toutefois, il est courant de l’entendre.

Notre dictionnaire — premier en date et par conséquent fragile — ne se
veut pas «Tables de la Loi». [I] ouvre la porte 4 nombre de mots qui se
terminent en -ion, en -isme, en -ique, ou de préfixe in-, sans lesquels le
discours serait proprement impossible. On ne peut tenir ces mots pour in-
ventions ou néologismes. Comme il semble aller de soi de les avoir au ré-
pertoirc, les auteurs, le plus souvent, s’absticnnent — tant ils sont fastidieux a
trimballer — de les porter a leurs lexiques, ce qui n’est pas pour faciliter le
travail de l'utilisateur.
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Les langues orales — manifestations de la faculté de langage (que d’aucuns
voudraient abusivement réserver a l"homme) —, comme tous les comportements,
sont d’essence biologique,et de ce fait sujettes a l’imperfection et a l’inégalité. Il
ne serait pas heureux de faire grief 4 un dictionnaire de fixer un instant les
monceaux d’approximations qu’elles véhiculent.

Adverbes en -ment.

Ces adverbes se forment a partir du féminin singulier de l’adjectif qualifica-
tif intéressé par adjonction du suffixe - mente. Ex. sire : siigiira, stirement: siigii-
ramente. Les adjectifs terminés par e perdent, en général, cet e avant de recevoir
le suffixe -mente. Ex. humble: timile, humblement : iimilmente. Donc, le plus
souvent, nous avons omis de mentionnerles adverbes en - ment.

Les noms propres se bornent aux termes géographiques majeurs, 4 quelques
appellations de sites locaux, aux prénomsusuels.

Ce dictionnaire se veut élémentaire, rudimentaire. A. Gougenheim fait te-
nir le frangais fondamental — commetout parler — en 3500 mots ; nous en avons
mis tres largement plus... mais sans aucun doute des omissions majeures ajou-
rent le parcours.



*4 prép.a°’a V. avoir; il a: elu a.

abaisser vy. abascia — s’abaisser vpr.
s’abascia, s’iimilia.

abandon sm. abandun.

abandonner y. abanduna — s’abandon-
ner vpr. s’'abanduna, perde curage.

abasourdir y. sbalurdi.

abasourdissementsm. sbalurdimentu.

abatardir y. iimbastardi.

abat-jour sm. paraliime.

abattage sm. abatage.

abattement sm. abatimentu.

abattoir sm. abattoir.

* abattre (jeter a terre) v. abate — s’abat-
tre vpr. s’abate ° abattre (tuer) v.
massa.

abbayesf. abadia, badia.

abbé sm. abate.

abbesse sf abadessa, badessa.

abcés sm. pustema.

abdication sf abdicaciun.

abdiquer y. abdica.

abeille sf abiya — grosse abeille du
bois: tabardun sm.

Abel nm. Abel.

aberration sf aberraciun.

abétir y. iimbestiali - s’abétir vpr.
s’iimbestiali.

abhorrer vy. aburri, abumina.

abime sm.abissu.

A

abimer (endommager)  \v.
friista — s’abimer vpr. se friista
s’abimer (s engloutir) vpr. se spre-
funda,s’iinabiscia.

abjuration sf abgiiiraciun.

abjurer v. abgiiira.

ablation sf ablaciun.

ablette sf diirgan sm.

ablution sf abliicgiun.

abnégation sf abnegaciun.

aboiement sm. baubu, sf baubada.’

abolir v. abuli.

abolition sf abuliciun.

abominable a. abuminabile.

abomination sf abuminaciun.

abominer vy. abumina.

danegia,

‘abondammentad.a breti.

abondance sf, abundanga.

abondant a. abundante.

* abonder y. abunda, suvra.

*

abonné pp.a.s. abunau.

abonnement sm. abunamentu.

abonner vy. abuna — s’abonner vp.
s’abuna.

abord sm. abordu.

abordable a. aburdabile.

abordage sm. aburdage.

abordery. aburda, apruda.

* aboutir vi. arriva, desbuca, anda a fini.
* aboyervi. bauba.
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abrégé sm. cumpendiu; a. cumpen-
diusu — en abrégé:iin poche parole.

abréger y. abrevia, cumpendia — pour
abréger: per a fa ciirta.

* abreuver v. abiivera.

abreuvoir sm. abiiverau.

abréviation sf abreviacgiun, sm. cum-
pendiu.

abri sm. reparu; sfsusta, assusta.

abricot sm. abricd, mescimin.

abricotier sm. abricuté, mescimin.

abriter v. assusta, susta — s’abriter vpr.
s’assusta, se repara, se gara.

abrogation sf abrugaciun.

abroger v. abruga.

abrupt a. ertu, brecu — maniéres
abruptes: manerebriische.

abruti pp.a.s. abriitiu.

abrutir y. abriiti —
s’abriiti.

abrutissant a. abriitiscente.

abrutissement sm. abriitimentu.

absconsa. astriisu.

absence sf asseng¢a.

* absenta.s. assente.

absenter (s’) vpr. s’assenta.

absinthe sf assensu sm.

absolu a.assuliitu.

absolution sf assuliigiun.

absorber (boire) vy. sciorbe — s‘absor-
ber dans: se prefundaiinte.

absoudrev. da l’assuliiciun.

abstenir (s’) vpr. s’astegne.

abstention sf astenciun.

abstentionniste 5. astenciunista.

abstinence s/ astinenga.

abstraction s/ astraciun.

abstrait a. astratu.

absurdea. assiirdu.

absurdité s/f assiirdita.

abus sm. abiisu — i/ y a de l'abus: gh’é
d’esageraciun.

*

s’abrutir vpr.
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abuser v. abiisa - s’abuser vpr. se
sbaya.

abusifa. abiisivu.

acacia sm. acacia.

académicien s. academicu.

* académie sf. academia.

académique a. academicu.

accablant a. acablante.

* accabler y. acabla, aterra.

* accalmie sf mancada.

accaparement sm. acaparamentu.

accaparer y. acapara.

accapareur sm. acaparaire.

accéder vi. acede, cundescende.

accélérer y. acelera.

accent sm. acentu — mettre l'accent

Sur: insiste.

accentuer y. acentiia, insiste.

acceptable a. acctabile.

acceptation sf acetaciun.

* accepter y. aceta.

accés sm. acessu, impetu.

accessible a. acessibile.

accessoire d.sm. acessori.

“ accident sm. acidente, guai.

* accidenté a. variu, curpiu da guai.

acclamation sf aclamaciun.

acclamer y, aclama.

acclimatation s/ aclimataciun.

acclimater v. aclimata — s’acclimater
vpr. s’aclimata.

accolade (embrassade) sf timbrassada
* accolade (typographique) sf. sgrafa.

*accommoder vy. cumuda — s’accommo-
der vpr. se cumuda.

accompagnateur s. acumpagnatu.

accompagnement sm. acumpagnamen-
tu.

accompagner v. acumpagna.

* accompli a. acumpliu.

accomplir y. acumpli, cumpi.
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accomplissementsm. acumplimentu. acheteur s. achistatu.

* accord sm. acordi, sf cuncordia. achevé pp.a. finiu.

accordé pp.a. acurdau, iintunau. achevery. fini, termina.

accordéon sm. giurgina sf. achopperv. acipa.

accorder v. acurda, cuncede — s’accor- acide asm. acidu; acide chlorhydrique:
der vpr. s’acurda, se mete d’acordi. aiga raza sf

accordeur sm. acurdatu. * acidité sf acidita.

accoster v. acusta. acier sm. acaru.

accouchement sm. partu. acolyte sm. cumpa.

* accoucher vi. acurca, parturi. acompte sm. acheentu.

accoupler y. acubia — s’accoupler ypr. aconit sm. aconitu.

s‘acubia, acoustique a. acusticu ; sf. acustica.
accourir vi, acurre. acquérir vy. achista, cata.
accoutrer v. gimbra. * acquis a. achistau ° acquis sm. achistau.
accoutumer y. acustiima. acquisition sf achisigiun, sm. achistu.
accréditer v. acredita. * acquit sm. chitanga sf, receviia sf,

*accroc sm. strepu, stragu. * acquitter v. achita, aqita — s’acquitter
*accrocher v. iincrucia, iimbruncia — ypr. s’achita.

s’accrocher vpr. s’iimbruncia. acrobate sm.acrubata;

accroissement sm. aumentu. acrobatique a. acrubaticu.

accroitre vy. aumenta, cresce. * acte sm. atu.

accroupi ad. acugunau, cugunau. acteur s. ati

accroupir (s’) vpr. s’acuguna. actif a. ativu.

accueil sm. achceyu. * action sf aciun, sm. tratu * action en
accueillant a. entrante. bourse : titulu sm., cartela sf

accueillir vy. achceye. actionnaire sm. aciunari.

accumuler y. amiigia. actionnery. acgiuna.

accusateur s. aciisatu. activer y. ativa.

accusation sf aciisaciun. activité sf ativita.

* accusé pp.d.s. actisau. actualité sfatiialita.

* accuser vp. aciisa — s’accuser vpr. s’acii- actuel a.atiiale.
sa, S'avua curpevule.

acharné a. acaniu.

acharnement sm. acanimentu.

acharner(s’) vpr. s’acani, s’ustina.

achat sm. acatu, achistu. ‘ .
. . adaptation sf adataciun.

acheminement sm. iincaminamentu. : ‘
adapter v. adata, cumuda — s ‘adapter

acheminer y. tincamina — s’acheminer au milieu: s'ambienta.
ypr. s’iincamina. wie a3
P a * addition sf adiciun.

acheter (acquérir) v. cata, achista a Spray rs
acheter (corrompre) y. currumpe, additionner y. adigiuna, asunta.

unze e rode I. adhérence sf. aderenga.

actuellement ad. atiialamente.

acuité 5/ aciiita.

adage sm. pruverbi, s/ sentenga.

Adam nm. Adamu.
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adhérenta.s. aderente.

adhérervi. aderi.

adhésif a. adesivu.

adhésion sf. adesiun.

adieu sm. interj. adiu, ciau.

adjectif sm. agetivu.

adjoint a.s. adjoint, assistente.

adjudication s/f. agiiidicagiun.

adjuger y. agiiidica — s’adjuger vpr.
s’atribiii.

admettre v. amete.

administrateur sm. aministratu.

administratif a. aministrativu.

administration sf aministraciun.

administré pp.a.s. aministrau.

administrer v. aministra, guverna.

admirable a. amirabile.

admirateur s. amiratu.

admiratif a. amirativu.

admiration sf amiraciun.

admirer y. amira, mira.

admissible a. amissibile.

admission sf. amissiun.

admonestation sf amunestaciun.

admonester v. amunesta.

adolescence sf adulescenca.

adolescent a.s. adulescente.

adopter v. aduta, fa so.

adoptif a. adutivu.

adoption s/ aducgiun.

adorable a. adurabile.

adoration sf aduraciun.

adorer y. adura.

adosser (s’) vpr. se mete a redossu.

adouber v. aduba.

adoucir v. aducgi —
s’aduci.

adoucissement sm. aducimentu.

adresse (lieu) sf adressa ° adresse
(dextérité) sf adressa, desterita ; sm.
garibu,regiru.

s’adoucir pr.

aD =

*
*

*
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adresser v. adressa — s’adresser vpr.
s’adressa,se riferi.

adret sm. adretu.

adroit a. adretu, ingamba, aspertu.

adulation sf. adiilagiun.

aduler v. adiila.

adulte sm. adiiltu.

adultére sm. adiilteri.

adultérer v. adiiltera.

advenir v. capita.

adverbe sm. averbi.

adverbial a. averbiale.

adversaire s. aversari.

adversité sf aversita.

aération sf aeraciun.

aérer v. aera, da aria a.

aérien a. aereu.

aéroport sm. aeruportu.

affabilité sf afabilita.

affable a. afabile.
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