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ANSWER of Mrs. MITRINOVIC’: :

L’étiologie de la mue tardive est connue : c’est un trouble
d’origine endocrinienne. Au contraire on ne connait pas l’étio-

V']ogie de la phonasthénie. Mais nous avons démontré que les

deux maladies se resseinblent au point de vue phonologique.
Done nous devons avoir pour but, s’il s’agit de determiner
1’étiolog‘ie de la phonasthénie, un examen minutieux du meta—

bolisme basal dans les cas de phonasthénie.

31. Dr. L. LABARRAQUE (Paris) : La science phonétique, base
essentialle cle l’e’ducatz’on de la voix chantée.

Ayant eu la curiosité de m’intéresser a la science phonétique,
vers 1918, je me suis rapidement rendu compte qu’une pareille
documentation, aussi riche et aussi instructive, pouvait apporter
l’aide la plus efficace a tous les phoniatres.

Puis, plus tard, ayant beaucoup de chanteurs a soigner, je
me suis apercu que la simple thérapeutique était impuissante
é. guérir tous les nombreux cas de déficience fonctionnelle. Me‘
retournant encore une fois vers la science phonétique, j ’ai puisé
largement, et j’ai essayé de presenter ces données phonétiques,
vers 1926, dans un livre que j’ai intitulé : Notions e’le’mentaires
pmtiques cle phone'tique et de technique vocale. J’ai rassemblé,
aussi clairem‘ent que j’ai pu, ces principales données, en deux
chapitres 2 ,,La phonétique statique”, correspondant a ce que
certains auteurs appellent la syllabe phonologique, et ,,La pho-
nétique dynamique”, étudiant plus spécialement ce que l’on a
dénommé '1a syllabe phonétique, telle qu’elle apparait dans la
parole vivante. Dans la description analytique des organes de
la parole, isolée a l’état de repos, j’ai insisté particulierement
sur une notion physiologique qui m’a été enseignée par l’expé-
rience.

J’ai montré que l’on pouvait distinguer, d’une part, des mou-
vements volontaires et actifs, d’autre part, des mouvements
involontaires et passifs, en considérant séparément la fonction
des organes mobiles de la. phonation.

Le present travail comprend les conclusions principales d’Lui
laryngologiste qui a adapté ses' connaissances phonétiques a la
pédagogie de la voix chante’e.

1. LA SCIENCE PHONETIQUE STATIQUE a pour but l’étude isolée
de chaque element de la parole. La voyelle, element noble et

j prédominant de la voix, renferme en elle, intimement, 1e timbre
- caractérisant et différenciant les individus.

Le mécanisme physiologique, présidant a la formation de la
voyelle, ne se trouve pas au niveau du larynx, mais en pleine
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cavité buccale. 11 a recu les noms suivants : mécanisme linguo-
palatal, orifice générateur cles éléments du langage, zone d’arti-
culation des phonemes.

La consonne est le résultat cl’un frottement aérien, presque
toujours insonore, engendré par une zone d’articulation plus

étendue mais plus étroite que celle de la voyelle.

Delaissant volontairement toutes ces données théoriques, que .
vous connaissez mieux que moi, j ’en viens a leur utilisation
pratique. Lorsqu’on se livre a l’éducation de la voix parlée ou
de la voix chantée, quel but so propose-t-on? Ne cherche-t-on .
pas a faire reproduire par le malade les positions organiques ,
idéales, définies par la phonétique statique?

En réalite, cette directive est plus simple a définir qu’a réa- II I
liser, en raison des difficultés que lion éprouve a commander I
a tel organe ayant un fonctionnement défectueux,” Aussi, ce
travail de recuperation fonctionnelle in’a conduit a rechercher '
s’il n’existait pas des organes pouvant reproduire, plus facile- . ,.
ment que d’autres, les positions phonétiques normales et- cor—
rectes.

Ces diverses expérimentations m’ont permis de distinguer,
de départager les mouvements actifs et volontaires en oppo—, 45“.:
sition avec les mouvements passifs et involontaires des organes " ;
mobiles de la phonation. A cette directive pratique, d’ordre
physiologique, vient s’ajouter une notion anatomique bien ’ ""
connue qui enseigne que les relations musculaires intimes entre
ces organes phonateurs permettent des phénoménes de compen~ j _
sation et de reaction les uns sur les autres. Par exemple, en -‘ ‘9!
faisant une traction sur la langue, on sait que l’on peut agir'~_ _,
indirectement sur les mouvements d’élévation du larynx._

0r, il se trouve que, parmi les organes phonateurs les plus ;
accessibles a la vue, ceux qui vont recueilljr les vibrations I,
aériennes sonorisées au larynx, pour les transformer définiti- ; 7
vement en voyelles ou en consonnes, sont justement ceux sur

lesquels nous pouvons le plus facilement agir : la langue, le
maxillaire inférieur et les levres. Au contraire, les autres parties,“
constituantes du tube additionnel, y compris le larynx, n’ont- ,
qu’un role passif, involontaire, instinctif. Par consequent, en seII»,_

plagant au point de vue pratique de l’éducation vocale, les”
mouvements actifs commandent, ce sont les vrais maitres de la .

phonation, les autres se laissant entrainer par les relations 3" ‘
musculaires qui existent entre la langue, 1e pharynx, le voile
du palais et le larynx. .

Je suis donc convaincu que cette distinction entre les inouve- _
ments actifs et passifs volontaires et involontaires des organes {11;
mobiles de la voix correspond a un moyen pratique et, efficace if
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our tous ceux qui’s’occupent d’éducation ou de rééducation

'de la phonation.

En se basant sur cette notion des mouvements actifs des

organes mobiles de la parole, il convient, dans tout entrainement

vocal, de réaliser les positions organiques definies par la science
' ,Phonétique. En ce qui concerne les jeunes chante‘urs, je conseille

de commencer les études par des vocalises sur chaque voyelle,
- 'isolément. Ces sonorités premieres étant convenablement eXé-

cutées, .,1es premiers pas phonétiques” on affronte d’autres

difficultés représentées par l’association des voyelles entre elles
et, ensuite, par la combinaison des voyelles et des consonnes.

II. PHONE’TIQUE DYNAMIQUE. -— Par ce travail, lent et pro-

gressif, le professeur de chant, sans le savoir, met en appli-
cation les données de la phonétique dynamique. Or, des que
l’on pénetre dans ce domaine de la phonétique dynamique, en
se livrant a des exercices, les plus simples entre tous, comme
l’association des voyelles entre elles, ceux qui n’ont pas étudié
1a phohétique sont surpris par la constatation suivante : l’asso-
ciation de deux voyelles modifie la position respective des
organes définie par la phonétique statique. Pour tout obser-
vateur impartial,.le.fait brutal est'lesuivant : les memes paroles,

- chantées sur deux tonalités: successives, ou sur deux rythmes
difiérents, vont étre articulées clans des positions intra-organi—
ques et extra-organiques assez nettement modifiées.

En effet, si l’étude isolée des voyelles est absolument indis-
pensable au debut de l’entrainement, il faut, toutefois, savoir
que, pendant la formation de la parole vivante‘ou de l’émission
de toute phrase chantée, ces memes organes mobiles vont se
placer dans des positions naturelles et normales sensiblement
differentes, pour réaliser 1e meilleur coloris vocal de chaque
élément de la parole.

Ces diverses variations du point d’articulation des phonemes
et de la forme des moules vocaliques, au moment d’un discours

_ on d’un chant, ont été minutieusement étudiées. Les phoné-
. ticlens qui se sont consacrés a ces questions ont résumé le résultat
de leurs recherches en leur dormant le nom de ,,lois de la phone-
Itique”. Je continuerai a appeler ces régles générales ,,les lois de
phonétique” pour mieux en souligner l’importance a tous les
meinbres.del’enseignement de la parole et de l’éducation de la

‘ ' voix chantée. .

Parmi ces multiples lois, je n’ai retenu que les plus impor-
tantes, que je vais commenter le plus sommairement possible.

a) L013 cZe contigu’ite’ des éléments also Zangage. —- Cette loi de
la phonétique expérimentale se retrouve dans la phone’tique
linguistique et évolutive sous des noms different-s et cherche
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a préciser des points de vue bien précis : phénoméne d’assimi~
lation, phenomene de difle’renciation, phenomena de delation "
et de dissimulation. En ce qui concerne la- voiX chantée. je rap—
pelle cette loi pour niontrer l’importance des modifications que
subit le méoanisme linguo~palatal et. par consequent, les trans-
formation-s successives des moules vocaliques.

On sait que les voyelles peuvent étre divisées en deux grandes _
categories : les voyelles ouvertes et fermées, suivant les dimen. , '
sions des orifices générateurs; mais, puisque je m’occupe de la,
voix chantée, il faut que je rappelle la terminologie des chan-
teurs qui appellent ,,sons ouverts”, toute émission caractérisée '»
par une large ouverture du canal bucca-l —— et, inversement,
pour les ,,sons fermés”. D’autres chanteurs disent qu’un son ‘
ouvert correspond a un timbre vocal clair, et un son fermé
signifie un coloris vocal plus ou moms étouflé et sombre’. Pour .
pouvoir s’entendre, j’ai propose de définir les sonorités vocales,
qui ne sont en réalité que des voyelles, exclusivement par la
forme et les dimensions du mécanisme linguo-palatal. Mais, si
je rappelle cette terminologie des chanteurs, c’est pour indiquer,
cl’une maniere pressante, que la mauvaise interpretation cles
sons fermés, crée d’énormes obstacles pour le meilleur et plus
efficace de’veloppement de la voix chantée. Les professeurs, se
rendant compte de ces difficultés techniques, réalisées par les "
voyelles fermées, clans le but de les vaincre plus facilement,
estiment qu’il suffit d’agrandir 1a bouche, de pousser sur le
souffle, d’intensifier 1a compression aérienne intra-buccale. Or,
ces difiicultés de l'emission vocale se retrouvent encore avec
une plus grande importance en présence des lettres occlusives.
En effet, 1a caractéristique essentielle de ces lettres occlusives,
c’est d’étreinflexibles, c’est—a-dire que, pour les articuler correc- 3 ' ’
tement, 1a bouche et les organes mobiles de la phonation sont T3?
obliges de se soumettre aux exigences du mécanisme linguo-
palatal. 11 en résulte que, si on ne respecte pas cette condition_""""
physiologique élémentaire, les voyelles fermees, perdant leur
coloris naturel, deviennent des voyelles a mécanisme ouvert. _:‘ "
Pour chaque sujet, et pour chacune de ces lettres occlusives et
ces voyelles fermées, i1 faut surveiller leur mode articulatoire
pour en obtenir 1e meilleur rendement sonore.

Bien entendu, je n’ai pas le temps de rappeler les conseils
que tous les phonéticiens sont capables de donner en de pareilles .
circonstances. Je crois inutile d’ex oser les details rati ues'--P
concernant les consonnes spirantes et leur sous—variétés, telles
que les bilabiales, les dento—labiales, les spirantes, les vélaires, etc. -

D’une maniere générale, on peut dire que, pour l’émission de
chaque lettre occlusive, i1 se produit un arrét, une interruption
de la sonorité, d’ou une nouvelle modification du moule vocar
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fique, et ainsi de suite pour chaque voyelle précédant ou suivant
une lettre occlusive et inflexible, etc. Si bien que la voix, se

trouvant ainsi fréquemment entrecoupée par relachement bref

ou prolongé des organes phonétiques, i1 en résulte cles change-
ments d’appui et de coloris vocal et, en definitive, une fatigue
fonctionnelle des cordes vocales. Dans 1a voiX parlée, les dom-
mages laryngiens, provoque’s par les variations répéte’es et mal
exécute’s des points d’amticulation, sont moins nets en raison
des differences qui existent entre la parole et la voix chantée
(tenue prolongée de la note musicale, intensité, hauteur, exagé-
ration du coloris du timbre vocalique, mouvements articula-
toiresplus étendus pour la formation des voyelles et la consti-
tution des consonnes...).‘

La conclusion essentielle pratique qu’il convient de retenir
de ces diverses observations est que, dans la voix chantée, lors

de l’association de deux voyelles possédant des zones d’arti-
culation différentes, c’est la voyelle fermée qui oblige 1a voyelle
ouverte, lettre érninemment flexible, a se modifier. Par consé-
quent, 1a lettre i, précédant ou suivant 1a voyelle a entrainera
les chanteurs a donner a leur bouche une dimension moins
grande pour cette voyelle ouverte (homogénéité de l’émission
et du coloris vocal).

E11 definitive, la loi de contigu‘ité precise que tous les éléments
inflexibles, les voyelles fermées, les consonnes occlusives et les
spirantes commandent, non seulement le coloris vocal des autres
elements, mais aussi réglent l’ouverture de la bouche, modifient
ladurée relative des elements du langage, atténuent l’intensité
et génent 1a hauteur musicale de la voix. .

b) Loi ole durée des éléments clu Zangage. — Chaque phoneme
comporte une durée relative normale encore dénommée 2 accent
tonique ou accent d’intensité. Cette durée relative des éléments
phonétiques doit etre observée, d’abord pour mieux impres—
sionner 1e sens auditif, ensuite pour régler les mouvements
oratoires. ,,Tout discours est une succession de sonorités et de
silence — que les voyelles se précipitent, que les consonnes
s’abregent et le discours ira vite ; que les premiers se ralentissent,

\ que les seconds s’allongent et le discours ira lentement. La
parole, comme 1e chant, a ses longues et ses breves, ses presto
et ses andante” (R. P. DE GONDAL, cite dans Hygiene de la voice
chez l’enfant et l’adulte, par Dr. A. HAUTANT et Dr. LABARRAQUE,

" Paris, Doin, éditeur, 1937).
Dans l’entrainement vocal, au debut des études, i1 faut

donner a chaque sonorité la durée qu’il convient pour étre mieux
rvpercue, sans modifier ni déplacer les moules vocaliques qui se

suivent et sans rompre 1a ligne mélodique de la phrase chantée.
Cette loi de durée peut s’exprimer ainsi : au cours d’une



212 L. LABARRAQUE

phrase parlée ou chantée, les mouvements (les lévres, clu maxil- ‘ 7
Zaire infér'ieur et cle la langue sont d’autamt moins étemlus qu’qlls
sont plus rapides.

0) L073 d’lntens-ité cles sonorr'te’s clu langage. — Il ne s’agit pas , ‘
ici d’exposer et de discuter l’accent d’intensité suffisant et né-
cessaire pour articuler un groupe de phonemes, mais plutot de
la force du mouvement vibratoire, sonorisé au niveau des cordes , ,
vocales. Cette force que l’on donne a la voix, volontairement,
par l’intermédiaire du souffle pulmonaire, entraine des modi~ "'7"
fication de la position moyenne des organes de la parole. Au
point de vue anatomo-physiologique, on peut dire que les dépla- ~
cements des organes mobiles de la phonation sont d’autant plus
étendus que la parole est plus forte. Cette loi se concoit et s’ap-
plique avec la plus grande aisance pour des sonorités ouvertes -
successives ; mais, il n’en est plus de méme des quedes lettres'
inflexibles apparaissent dans la combinaisons des mots. En efiet,'_ ._.-
pour l’émission des voyelles fermées et des lettres occlusives, ..':._--
ce déplacement doit étre volontairement modéré si l’on désire -
conserver 1e coloris particulier de Ichaque sonorité. En conse-
quence, pour l’émission de la voix chantée, les mouvements‘.__;-
(les organes cle la parole sont cl’autcmt plus brefs et rapldes que
l’intenslté vocale est plus grande et que. le rythme est plus pre’cl;
pité. . .

d) Lol cle hauteur muslcale cles sonorltés clu langage. ——- Cette
loi a pour but de préciser ce qui se passe au niveau des organes '
mobiles phonateurs, lorsque la voix chantée évolue vers les
notes aigués ou vers les notes graves.

Les plionéticiens ont bien incliqué, avec des variantes indi-
viduelles, que certaines voyelles possédent une grande richesse'
d’harmoniques aigués et d’autres des harmoniques graves. 11s-
ont dit aussi que les voyelles aigués comportaient un point 1‘
d’articulation trés en avant de la vofite palatale, tandis que ce
mécanisme linguo-palatal se situait plutot en arriere pour les
voyelles graves. Il résulte de ces observations que, pour ne pas-
nuire au fonctionnement naturel des cordes vocales, il est a'
recommander aux chanteurs de vocaliser vers l’aigu avec desT'
voyelles fermées et vers le grave avec les sonorités ouvertes
Par la suite, je conseille d’intervertir l’ordre de ces voyelles pour?
faire disparaitre les diificultés organiques d’une voyelle grave l,-
chantéc sur une tonalité aigué, et inversement. Agir ainsi, c’est ‘ f
pratiquer indirectement la meilleure gymnastique du larynx. ‘

Mais, pour donner une tonalité exacte, en conservant a chaque
élément vocalique sa personnalité phonétique, il faut tenir
compte des modifications de l’ouverture de la bouche, des mou— ‘

vements de la langue et du siege de l’orifice générateur pendant
l’émission des sonorités aigués. ‘
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Les variations de tonalité de la parole étant tres restreintes,

on ne constate que peu de modifications des organes mobiles.

Par contre, dans la voix chantée, les mouvements du maxil-

laire inférieur et de la langue sont d’autant plus grands que la

note musicale est plus haute ou plus basse‘que la voix de médium

rde chaque personne.
'Cette loi de tonalité ne comporte aucune difficulté pour

1’émission des voyelles ouvertes au niveau des notes du médium
et du grave ; mais, pour les notes aigués, _afin de ne pas altérer

' - 1e timbre vocal des voyelles ouvertes, le chanteur est oblige de

djmmuer les dimensions de ce mécanisme linguo-palatal ouvert.
Or, l’erreur physiologique et phonétique, trés répandue, con-

sist-e a faire ouvrir la bouche pour l’émission des voyelles fermées

dans les notes aigués de la voix. L’expérience m’a démontré
que, pour conserver 1e timbre spécial de chaque voyelle a méca—
Disme fermé, il faut, dans la quinte aigué de la voix, imposer

a la bouche une ouverture modérée, toujours plus petite que

pour les voyelles ouvertes.
' En plus du coloris vocal, qui ne. sera pas modifié si 1e chanteur

.. ' se comporte comme je viens de le dire, cette recommandation
_. pratique a pour but de faciliter les mouvements naturels et nor-

' maux que la langue peut exécuter dans les limites internes de

' ' 1a bouche. On sait que les déplacements de l’organe lingual sont

arrétés par les arcades dentaires, en avant, tandis que d’avant

en arriere, ils sont plus étendus. =Puisque ce mouvement en
. arriere est natural et normal, par contre, pour ne‘pas nuire a la

: - fonction vocale, i1 ne doit jamais se faire en arrlére et en bas.

La logique, la pratique et l’expérience se joignent' donc pour
conseiller la plus grande liberté de mouvement a la langue qui

évoluera suivant les facilités individuelles; mais, en tout cas,

i1 convient de ne pas l’obliger a demeurer a plat, ni l’écraser
_en arriere, ni encore moins: en bloc, la pousser en avant de la

'cavité buccale. Pour certaines lettres qui comportent cette atti-
tude, l’extréme pointe de la langue peut, dans l’aigu de la voix,
s’appuyer assez solidement au niveau des incisives inférieures.

Cette loi de hauteur présente, en effet, un intérét pratique
encore plus important en ce qui concerne la position de la langue
pour l’émission des notes aigués avec les voyelles fermées. Nous
savons que toute voyelle fermée, dans la voix de medium, possede
un point d’articulation situé en avant sur la vofite palatale.
0r, pour les sonorités aigués, la bouche étant obligée d’agrandir
ses dimensions, que va devenir cet orifice générateur palato-
alvéolaire? Dans la pratique, le chanteur ne doit pas chercher
a maintenir tres en avant la pointe linguale contractée, soit
contre les dents, soit contre la vofite palato—alvéolaire.

J’en arrive aux demo conclusions suivantes :
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1° Pour l’émission des voyelles fermées sur des notes élevées,
1e chanteur imposant volontairement une ouverture modérée

a la bouche doit laisser le point d’articulation évoluer plus ou a
moins en arriere, plutot que de forcer la pointe linguale a de—
meurer a l’avant- du palais ou contre les incisives inférieures ;

2° Pour l’émission des voyelles ouvertes sur une tonalité
aigué, la bouche ne doit jamais atteindre le maxiinum de son “5'

\ouve1ture et la langue doit. toujours avoir une tendance a,
s élever plutot qu’a s ’abaisser, et a se de’placer en haut et en 3:
arriere, plutot qu ’en bas et en arriere.

III. DEDUCTIONS GENERALES sun LEs DONNEEs PHONEHQUEs_
APPLIQUEES A L’ART DU CHANT. -— Nous venons de passer som-
mairement en revue 1es données phonétiques servant de bases
aux directions nouvelles de l’éducation de la voix chantée.

Maintenant, en considérant quelques questions pratiques de-
l’art du chant, je vais montrer que certains proce’de’s empiriques
peuvent étre expliqués par les notions de phonétique et que
d’ autres chapitres de la pédagogie, qui paraissent inattaquables
parce que tres répondus,co1nme les registres de la voix, peuvent
dispara1tre de la terminologie technique vocale sans provoquer
la moindre 1ésion,ni la moindre anomalie dans le fonctionnement-
des cordes vocales. -

a) Premiere régle ge’ne’mle: La respiration. -— Le geste respi:
ratoire bien exécuté doit étre convenablement utilise au niveau
des organes mobiles du langage. En effet, pour la formation
d’une voyelle, c’est le souffle sonorisé au larynx qui va étre
capté, différencié, au niveau de la cavité buccale par le méca-

nisme linguo-palatal Pour l’articulation d’une consonne, c’est
1’air intra-buccal et insonore qui va étre modclé, comprimé,
arrété au niveau des zones d’articulation -_

Au cours de la communication, intitutlée : ,,Malmenage et
surmenage” faite a la Société francaise d’O. R. L., Congres de
Paris 1935, j ’ai indiqué les principales directives concernant
l’utilisation du souffle pulmonaire dans la technique de la voix
chantée.Mécanis1ne musculaire de la respiration

b) Deuxiéme régle ge’ne’mle: Bien connaitre sa langue mater-1
nelle et prononciation correcte, ce qui veut (lire . formation pure g;

(les voyelles, articulation precise des conso-rmes. —— Dans les cas
de rééducation, je conseille d’utiliser les mouvements actifs _
(répondanta‘aun acte de la volonté cérébrale), qui dingent tous 5- “
les déplacements des organes mobiles de la phonat'ion 1

c) Troisiéme régle ge’ne’mle: Tenir compte cle la morphologie
(les organes de la, phonation. —- En matiere de rééducation, come?7 ”

en médecine, il n’y a pas que la maladie vocale, bien diagnos— /
tiquée, qui compte. ; mais, il y a, surtout, le cas spécial~de chaque
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malade. Les difficultés les plus insurmontables que l’on rencontre

sont occasionnées par des anomalies organiques individuelles.
La, comme en me’decine, la conduite générale d’un traitement
rééducateur ne représente qu’un plan directeur. On se renclra
mieux compte de cette observation si on veut bien considérer

les variations anatomiques naturelles, particulierement sur les
régions suivantes: haut-eur du palais dur;épaisse11r et longueur
du voile du palais; forme et grandeur de l’orifice labial ,dispo-
sition normale avancée, ou reculée des arcades dentaires; sou-

plesse et mobilité de la langue. Signalons en passant la diversité
des aspects des organes laryngiens que 1’011 peut lelever dans des
catégories vocales semblables. Ce fait, incontestable, interdit
toute classification vocale, faite par les laryngologistes, par
l’examen des cordes vocales. Rappelons que cet examen spe’cia-
lisé doit se restreindre a signaler, au maitre de chant on an réédu-

cateur, les anomalies anatomiques ou fonctionnelles.
d) Quat’riéme regle ge’némle : Execution des positions de’finies

par la science phonétique statique. — Apres avoir étudié chaque
'voyelle sur une étendue vocale suffisante, association des dif‘fé-
rentes voyelles.

Je conseille de les utiliser dans l’ordre suivant :
1° 021, u, i; 2° 6, e21, é; 3° 0 ouvert, e ouvert, :5, c3. Cet orclre

indiqué a pour but d’assouplir le déplacement de l’orifice linguo-
palatal vers l’avant du palais e11 surveillant la situation de la
base linguale.. Celle-ci ne doit jamais demeurer en arriere et en
has. Cet entrainement du début des études vocales doit se faire
en utilisant la tessitm'e moyenne cle chaque voix et toujours
mézza-forte ; bouche modérément ouverte. Puis, seconde étape,

" franchir progressivement les limites de cette zone musicale.
Assouplissement combiné de l’ouverture de bouche et du dépla-
cement du mécanisme linguo-palatal. Enfin, troisiéme étape,
des qu’on aborde les notes extremes de l’e’chelle vocale surveiller
le coloris propre, 1”ecartement des arcades dentaires et la place
de la langue. J6 me sers souvent de ce te1me:,,échelle vocale”.
C’est une image excellente pour faire comprendre les modi-
fications successives des moules vocaliques. L’image différente
est représentée par un escalier d’appartement qui, la plupart

‘ du temps, s’arréte a un ou plusieurs paliers, change de direction
pour continuer ainsi jusqu’a sa terminaison aux étages supé-
rieurs. Une échelle, au contraire, est constituée toute droite,
par intervalles, petits, égaux, sans interruption dans sa forme
et sa direction. Nous verrons plus loin l’importance capitale
pratique de cette trés simple observation (les registres).

e) Oinquiéme régle ge’ne’mle : Explication (les ,,a49puis de la
voix” par le siege variable du‘mécanisme 'linguo-palatal de chaque
voyelle. —— Le terme technique des chanteurs : ,,appui de la voiX”
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correspond a une sensation sonore, tactile, intra-buccale, mais
son point de localisation change avec chaque méthode de chant, 5
Les principaux sieges de cet appui sont : en avant et au milieu
de la vofite palatale, sur les dents, en avant du nez, ‘sur 16 front
et entre les deux yeux.

Je m’excuse de rappeler ces lieux communs, mais, j’ai cons; :
tamment remarqué que, si on fait pré'ciser, pour chaque voyelle, ”
la sensation tactile éprouvée par le chanteur, la localisation
indiquée correspondait exactement'au point d’articulation de ce
mécanisme linguo-palatal. Par exemple, pour la voyelle a, la.
réponse des chanteurs est : sensation palatale diffuse, avec une
prédominancevers 1e centre du palais dur. Pour les voyelles
fermées : region palato-alvéolaire antérieure. Ce point corres-
pond égaleinent aux constatations des phonéticiens.

Pour les phonemes fermées, certains professeurs accusent une
répercussion du son vers ,,les sinus frontaux et entre les deux
yeux”... Cette réponse peut paraitre fantaisiste, mais elle com--
porte une explication physique et acoustique tres acceptable
et qui est la suivante : le noeud de vibration antérieur réalisé
par l’orifice générateur so propage au massif osseux du maxillaire
supérieur.

f) Stxie‘me régle génémle : farticipation plus-on m'o'ins impor-
‘tam‘e de la resonance. nasale. —— Contrairement aux vibrations
sinusiennes, la resonance nasale représente une participation
importante de la propagation de l’onde sonore laryngienne.
Toutefois, suivant les points de vue considérés, cette question
est assez dis cutée dans les milieux des physiologistes et des phoné-
ticiens. Aussi, on dit couramment : seule, la langue francaise
renferme des sonorités nasales, et la langue italienne ne s’en sert
pas. Cela est vrai si on compare l’italien a la prononciation cou-
rante 'des voyelles nasales du Nord de la France, mais cela devient
moins exact entre les italiens et les habitants de la Provence. '
Par contre, cette participation des resonances nasales dans la
voix chantée, aussi bien des Russes, des Allemands, que des
Italiens, a mon avis, ne peut pas ne pas exister. Et, si j’envisage,
dans ce travail, cette question, c’est pour la considérer sur 16
plan phonétique, c’est—a-dire examiner son mode de production, ’
1e moyen de la faire apparaitre ou de la faire disparaitre.

On sait que la resonance nasale est facilité et dosée par le
voile du palais (rhinolalie ouverte, rhinolalie fermée). On peut ‘
dire que l’audibilité de la resonance nasale peut étre, ou bien
une‘ simple nasalité légere et permise, ou bien, une, nasalité
exagérée, se rapprochant du nasonnement ou rhinolalie ouverte.
Dans ces demiers cas, il's’agit d’un relachement passif, instinctif ' A
des muscles du voile du palais, d’oii son abaissement. A son tour,
cette détente musculaire, involontaire, est elle-méme provoquée
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Par un mouvement en arriere cles muscles de la langue. N’est-ce

as l’ébauche du mécanisme linguo-vélaire qui préside a la

formation des voyelles nasales? Cette constatation phonetique
souligne non seulement l’influence de la langue sur les muscles

du voile, mais donne 1e moyen pratique de proceder a la reédu-

cation des anomalies fonctionnelles de la resonance nasale.

Cette technique consiste a déplacer le point d’articulation linguo-

vélaire en un autre point linguo—palatal par une contraction
musculaire localisée au niveau des deux tiers antérieurs de la
langue. . ‘ ,

Pour les chanteurs atteints de cette emiss1on defectueuse,

exiger une contraction solide de toute la pointe linguale, recom-

mander une ouverture buccale plus grande avec écartement

transversal des commissures labiales, d’ou agrandissement du

résonnateur buccal, exagération des resonances palatales et

atténuation du mouvement vibratoire qui pénetre directement

en arriere du voile du palais. . ,
g) Septiéme régle géné'rale : L’exécution du mécamsme Vlmgu’o-

palatal cles voyelles ouvertes avec les varwmtcs que y’at stgnalees
conduit 67, la suppression de la, the’orie des regtstres et des passages

de la 1:07:95 chante’e. — Je rappelle d’abord les variations normales
et naturelles du mécanisme linguo-palatal précisées par la pho-

nétique dynamique sous les noms de la loi de contiguité, loi de
durée' et loi de hauteur. Les transformations internes des organes
de la parole se produisent, non pas seulement entre deux pho-
némes formées sur la meme note musicale, mais aussi dans les

. intervalles musicaux de deux, trois ou davantages notes. Ces
variations du mécanisme linguo-palatal s’entendent déja dans
la. parole ordinaire. Par consequent, toute deformation brutale,
da-ns la voix chantée, sera donc percue avec plus de netteté.

Par contre, toute evolution progressive, ou, mieux dit, tout
déplacement souple de la zone articulatoire entraine une vana-
tion du coloris vocal qui demeure imperceptible a l’observateur
le plus attentif. En d’autres termes, toute maladresse ou pré01-
pitation dans le déplacement d’un point articulat01re, ou tout
relachement d’un organe mobile de la voix, entraine un change-
ment incontestable du timbre de la meme voyelle. Est-ce l‘a un
fait physiologique suifisamment extraordinaire pour étre dé-
nommé registre ou passage de la voix? .

Un fait pratique, particulierement important a mon av1s,
doit étre mis en avant. Toute vocalise exécutée sur une voyelle
fermée supprime automatiquement les passages de la Ivoix.
Et pourquoi donc, si le registre naissait réellement au mveau
du larynx, pourquoi les cordes vocales se comporteraient-elles
difiéremment pour les voyelles ouvertes et les voyelles fermees?

Depuis plus de dix années que je defends cette conception,
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plusieurs physiologistes, reprenant tous les anciens arguments
souvent répétés, ont affirmé devant moi l’existence des registres, :
mais aucun n’a démontré que l’hypothese que je propose, pour T
remplacer la leur, était fausse, contraire a la science phonetique_ -
et susceptible d’entrainer de graves dommages pour les apparefls
phonateurs,

En réalité, le sujet important qui nous divise est le suivant ; 3
Je dis : ,,C’est au niveau du mécanisme linguo-palatal que sel-
forment les voyelles.” On me répond : ,,Non, la voyelle, son’ ,,
coloris, se constitue au niveau des cordes vocales; au-dessus
du larynx, apparaissent simplement les harmoniques qui viennent‘
se surajouter au son fondamental laryngien.” A cela, je re’ponds ~
,,Non, la glotte fournit un mouvement vibratoire physique
insonore, et c’est immédiatement au-dessus du plan des cordes?
vocales que se forment les phénoménes acoustiques qui realisent '-
le son, le son fondamental qui est hypo-pharyngien, et, ensuite,‘
les voyelles, au niveau des orifices générateurs oil vont naitre
les harmoniques... Au fur et a mesure que la voiX s’éleve dans
l’échelle musicale, 1e mécanisme linguo-palatal subit de m‘es" ..
faibles modifications pour les voyelles fermées; tandis que, pour --
les voyelles ouvertes, la langue quitte 1e plan horizontal pour
s’élever vers le palais ou le voile, d’ou déplacements de l’ordre
du centimetre, au lieu de quelques millimetres. Rien de sur-
prenant que le coloris vocal de la vojrelle ouverte subisse de's-5
changements importants ; d’ou, a mon avis, créations des pas-
sages de la voix qui peuvent avoir lieu sur le fa 3, sur le si 3,
sur le mi 4, sur le sol 4. _

En d’autres termes, ces trous de la voix, cette mauvaise
adaptation fonctionnelle est essentiellement déterminée par un
retard dans la transformation des moules vocaliques des sono-
rités ouvertes; au lieu de modifier la bouche au niveau du ,.
passage, 11 suffit de preparer ces transformations depuis 1e bas -
de l’échelle musicale individuelle.

J ’insiste en disant que ce changement apparent de la voix est--
realise par une ouverture exagérée de la bouche et une position
défectueuse de la langue qui reste trop longtemps aplatie,“
écrasée, sur le plancher de la bouche, pour ne se mouvoir et ne
s’élever qu’au moment de l’émission des notes musicales dites
de passages. Cette technique, basée sur la notion des registres
et passages de la voix, quels que soient les arguments invoqués
par de savants physiologistes, je la déclare mauvaise parce,
qu’elle me parait en opposition avec les données de la science ‘
phonétique expérimentale.

h) Haitieme regle ge’ne’mle : Changement d'a coloris vocal en gig"
clekors cles passages de la voia: chante’e. — Comme suite aux di—
verses considerations qui precedent, je peux dire que, pendant

I
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j’émission de la voix chantée, lorsque le timbre d’une voyelle
, modifie son coloris normal naturel, ou encore, lorsque le chanteur

77 éprouve une difficulté pour trouver l’appui vocal convenable
n’importe quelle zone de l’échelle musicale, i1 faut verifier

la position des organes de la parole (science phonétique statique
,et dynamique).

' Nemiiéme re le e'ne'mle : In laence dc l’intensite’ vocale sm-1
gl’émission cles voyelles femées. — Ayant déja parlé de cette
" question an début de ce travail, je rappelle simplement que,

, dans l’émission des voyelles fermées, i1 ne faut jamais exagérer

' 'l’intensité de la voix, ne pas trop ouvrir la bouche, ne pas
'écraser la langue en arriere de la bouche. L’orifice générateur

'5' étant étroit et non modifiable, l’orifice labial doit se disposer

' 5 suivant une fente transversale, plutot que d’ouvrir inutilement
1e résonnateur buccal. D’une maniére générale, en dehors d’une
seule sonorité ouverte, émise sur une note élevée, et fortissimo

i1 116 faut jamais ouvrir la bouche en hauteur (c’est-a-dire maxi-
mum d’écartement des arcades dentaires, avec les levres poussées
en avant), pour les deux raisons suivantes : s’il s’agit d’une
voyelle ouverte, la langue s’écrase en arriére et donne un son

puissant mais serré; s’il s’agit d’une voyelle fermée, celle-ci
"subit une modification entiére de son coloris propre parce que
la langue se place trop en avant, ou s’écrase en bas et en arriere.

j) Dixiéme pégle ge’ne’rale : Dans la pratique, le mécanisme
_ linguo-palatal est plus important a bien connait're que les mail/ve-

ments intemes cla larynx. — Tout le monde sait que la géné-
ration de la voix se fait au niveau des cordes vocales. Chez la

'_'__presque généralité des chanteurs, cette pensée entraine des
.. contractions inutiles et dangereuses des muscles du pharynx et
~. de la région du larynx.

En effet, l’expérience m’enseigne que la principale directive
"_ITde tout entrainement vocal n’est pas de savoir ce que font les

cordes vocales, fonction essentiellement passive, mais de savoir
-_:- repérer, rectifier le mécanisme linguo-palatal, fonction essen-

tiellement active, par l’influence de la langue.

:1:
=1: :1:

Si l’on voulait simplifier l’ensemble des considerations expo-
‘ sées dans ce travail, on pourrait dire : savoir respirer (l), connaitre

les mouvements normaux de la langue et savoir les discipliner.
Le son, resultant de l’expiration pulmonaire sonorisée au larynx,

(1) ,,Mécanisme musculaire de la respiration”, par le Dr. LABABRAQ‘U’E,
communication faite au Congres de la Société franeaise de Phoniatrie,
Paris, octobre 1938.



220 J. VERNIEUWE

est capté par le mécanisme .linguo-palatal. La langue réah'Sear
par sa souplesse, l’adaptation progressive des moules vocalique
constitués~:par les voyelles etl es consonnes.-'C’est elle, l’agent;
essentiel de liaison phonétique des syllabes et des mots. C’est
elle, enfin, qui, répondant aux sollicitations cérébraleS, precise
et extériorise la pensée, soit dans la conversatlon‘habituelle, -_
soit dans un discours, soit comme interprete des poetes et deg”
musiciens.

32. Prof. J. VERNIEUWE (Ghent) : Les paralysies et parésiesr7
isole’es totales et pcmielles clu voile du palms.

Si je me suis décidé a prendre 1a parole au cours de ce Congrés 7'
de phonétique c’est pour ce seul motif que je professe 1’0. R. L. f,
dans la ville 011 cc Congrés tient sa séance. .

, Aussi ma communication aura-t-elle un caractere purement :
méclical, examinera-t-elle la question sous l’angle exclusif de la
pathologieet s’occupant surtout de l’étiologie cles paralysies.
du voile du palais. 5

Les membres de ce Cong’rés, qui sont spécialisés clans les"
sciences phonétiques, savent mieux que moi le role important
que joue le voile du palais mou dans la formation de la voix
et déduiront l’importance qu’ont pour eux les troubles fonc
tionnels vélaires dont j’aurai l’avantage de les entretenir.

Ce qui frappe tout d’abord c’est que le nombre des paralysies l
du voile du palais, mais surtout celui des parésies et des hémi-
parésies, est bien plus élevé que l’on ne l’adme't généralement.

Cela parait evident des que l’attention est attirée sur ce fait.
Le spécialiste en 0. R. L. peut en établir facilement et systé— 1
matiquement l’existence : tous les jours il pratique un grand
nombre de pharyngoscopies, fait prononcer a cette occasion les; "
voyelles a et 6 par le sujet examine et il sera des lors fi'appé par
le nombre inattendu d’insuifisances vélaires.

Si ces troubles fonctionnels sont si souvent méconnus, cela ’ ' '4 ‘ , . _ .
' i": a consulter le medecin pour ces troubles. Ceux-c1 apparaissent

1° D’abord que l’on néglige l’examen systématique de la ’
mobilité du voile lors des pharyngoscopies si nombreuses ce- .

tient a trois ordres de faits :

pendant.
2° Ensuite que ces troubles fonctionnels ne provoquent sou: .

vent aucun symptome et que, s’ils en provoquent, c’est qu’on
accorde trop peu d’attention aux plaintes légeres que ces trou-
bles font formuler par le malade : il s’agit en efiet de genes 1
légéres dans le langage, de troubles peu accusés de la déglu-
tition, de sensation de gene, de sécheresse ou de corps étranger -
dans la gorge ; en un mot de ces troubles que l’on est habitué
a considérer comme propres a la névropathie et_que l’on se'

I
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éontente -—- sans ample examen —-' a étiqueter : paresthésie
~~ pharyngée, hystérie du pharynx, pharyngopathie nerveuse, etc.

C’est'de ce‘ demier groupe -—- dont nous sommes loin de nier
registence ni meme l’importance réelle —- qu’il faudra distraire

~ c‘elui cles parésies et hémiparésies vélaires isolées vraies.
' 30 Une troisieme cause de la méconnaissance des parésies

vélaires c’est que la grande majorité des cliniciens croient encore
" 5, cette synonymie pathologique : de paralysie totalc on he'mi-
,,,paralysz'e clu voile du palais avec paralysie postdiphtéritigue et
»rejettent ou méconnaissent l’existence de toute autre cause

. que la diphtérie a ces troubles locaux de la motilité.
Ce sera seulement quand la paralysie du voile du palais n’est

pas isolée mais associée a d’autres paralysies (langue, levres,
_‘ hémi-larynx, etc.) que le clinicien se décidera a rechercher une
'autre étiologie : lesion tumorale, paralysie glosso-pharyngée,
syphilis, syndrome d’Avellis, du trou déchiré postérieur, de
Vernet, de Schmidt, etc. Le malade est alors souvent adressé

‘- a la neurologie : il appartient en efiet en ungroupe de patients
porteurs de lesions anatomiq‘ues graves dont l‘étude sort du

’ cadre du sujet traité dans cette modeste note.
* Nous nous limiterons en effet ici a l’étude des paralysies
isole’es, a celle de leur étiologie, et d’une thérapeutique plus
active dans le nombre restreint de cas ou elle est possible et
utile. La place qu’elles occupent et le role qu’elles jouent dans
les troubles phonétiques nous paraissent évidents.

Que la diphtérie explz'que le plus grand nombre de cas de
paralysies et cl’hémiparalysies vélaires constate’es par le clinician
nul n’oserait le contester. LAURENS affirme encore qu’elle en est

. 1a seule cause en vertu de ce réflexe immuable de beaucoup de
’cliniciens : paralysie du voile == paralysie diphtérique. Tl s’agit
du reste la plupart du temps de paralysies qui provoquent des
symptomes fonctionnels suflisamment intenses pour que. le ma-
lade, ou son, entourage (il s’agit souvent d’enfants) soient poussés

exceptionnellement dans les premiers jours, plus habituellement
quelques quatre semaines aprés l’infection diphtérique. A un

.. examen plus pre’cis on note que cette paralysie toxique-atteint
V en meme temps le voile, le pharynx, l’orifice supérieur du

larynx. Ces symptomes paralytiques disparaitront au bout d’un
:‘ 5/7- .7: mois en general; ils ne dureront plusieurs mois que 1:» ou la

paralysie s’est généralisée non seulement en atteignant l’accom-
modation de la pupille (phénoméne qui accompagne dans un
haut pourcentage d’observations les paralysies mémes bénignes
du voile), mais encore les membres, surtout les membres infé—

‘Iieurs, 1e nerf facial, les muscles du cou, les intercostaux, etc,


