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TEXTE

In tro duc tion
Dans cette contri bu tion, nous pro po sons d’ana ly ser des dis cours éva‐ 
lua tifs sur la ré forme or tho gra phique al le mande de 1996 ainsi que sur
ses amen de ments de 2004 et 2006. Cette ana lyse im plique tout
d’abord de si tuer la ré forme or tho gra phique dans son contexte na tio‐ 
nal et extra‐na tio nal, de pré ci ser son conte nu, ses en jeux, ses ob jec‐ 
tifs et ses vi sées afin de mon trer com ment il est pos sible d’in ter pré ter
la ré forme dans sa glo ba li té. Deuxiè me ment, du point de vue de l’éva‐ 
lua tion pro pre ment dite, cet exemple est un cas de fi gure in té res sant,
car il in vite à in ter ro ger d’autres formes d’éva lua tion que la seule
forme ins ti tu tion nelle. Pour cause, il n’existe pas, en Al le magne, d’ins‐
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tance(s) éva lua tive(s) of fi cielle(s), à l’ex cep tion de cer taines com mis‐ 
sions d’ex perts mais dont les mis sions sont sur tout d’as su rer le suivi
de la ré forme et de fa ci li ter son ap pli ca tion et sa dif fu sion. Par consé‐ 
quent, nous sommes ame née à re cher cher d’autres formes d’éva lua‐ 
tion non pas du côté des ins ti tu tions, mais du côté de ceux à qui
s’adresse la ré forme, ceux qui la re çoivent, c'est- à-dire les usa gers, la
so cié té ci vile. C’est en effet dans leurs ré ac tions, dans leurs prises de
po si tion pu bliques (écrites ou orales) que nous pou vons trou ver des
éva lua tions, des ju ge ments, des avis. L’ob jec tif de cette contri bu tion
est donc d’in ter ro ger les éva lua tions de la ré forme or tho gra phique
telles qu’elles sont pra ti quées et for mu lées par la so cié té ci vile (nous
nous li mi te rons à quelques exemples). Il s’agira de voir com ment les
usa gers éva luent cette ré forme, selon quels cri tères, pour quelles rai‐ 
sons.

La ré forme de l’or tho graphe al le ‐
mande : ob jec tifs af fi chés, as pects
concer nés et vi sées réelles

Les ob jec tifs af fi chés

Le pro jet de ré forme re monte aux an nées 50. A cette époque, des lin‐ 
guistes ouest al le mands se sont réunis pour ré flé chir à une sim pli fi‐ 
ca tion de l’al le mand écrit. Leur pro jet est mo ti vé par le constat que
les jeunes Al le mands maî trisent mal l’or tho graphe, ce qui a des ré per‐ 
cus sions sur leur réus site sco laire.

2

La nou velle ré gle men ta tion de 1996 prend appui sur les règles fixées
à Ber lin en 1901 lors de la IIe confé rence or tho gra phique et en trées
en vi gueur en 1902. Ces règles, por tées au rang de sym bole de l’Em‐ 
pire uni fié, n’avaient fait jusqu’à pré sent l’objet d’au cune mo di fi ca tion
tant leur ré cep tion et leur im po si tion avaient été dif fi ciles, mais aussi
tant leur por tée idéo lo gi co‐po li tique les ren dait in tou chables.

3

Au len de main de la Se conde guerre mon diale, le contexte al le mand a
pro fon dé ment chan gé et pose de nou velles ques tions po li tiques, éco‐ 
no miques et so ciales. C’est aussi l’époque où co ha bitent, non sans dif‐ 
fi cul tés, les deux Ré pu bliques al le mandes. Les dif fé rences idéo lo ‐
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giques et po li tiques ont in évi ta ble ment des ré per cus sions sur les
concep tions lin guis tiques des deux Etats.

En RFA, les par ti sans d’une ré forme or tho gra phique jus ti fient leur ar‐ 
gu men ta tion en s’ap puyant sur le constat d’un dé ca lage entre le (ou
les) par ler(s) des lo cu teurs et les règles de l’écrit. Il est donc, selon
eux, né ces saire de sim pli fier l’or tho graphe pour la mettre en confor‐ 
mi té avec les pra tiques orales de l’al le mand. Cet ob jec tif de sim pli fi‐ 
ca tion est ins crit dans la pré face du ma nuel conte nant la nou velle ré‐ 
gle men ta tion de l’or tho graphe al le mande 1 : il s’agit de neu tra li ser les
in co hé rences de la langue («  …eine Ve rein fa chung der Recht schrei‐ 
bung […] durch die Be sei ti gung von Aus nah men und Be son de rhei‐ 
ten », Re gel werk, 1996/1998 2) en vue d’en fa ci li ter l’ap pren tis sage (« …
die Recht schrei bung ist leich ter er lern bar und ein fa cher hand hab‐ 
bar 3. »)

5

A cet ob jec tif prin ci pal s’ajoute celui de main te nir l’unité (ortho)gra‐ 
phique au sein de l’es pace ger ma no phone 4 : « Die Zwi schens taat liche
Kom mis sion für deutsche Recht schrei bung […] wird wei te rhin dafür
Sorge tra gen, dass die Ein heit li ch keit der Recht schrei bung im deut‐ 
schen Spra chraum be wahrt bleibt.  » Cet as pect re flète une crainte
hé ri tée de l’his toire, celle de di vi ser gra phi que ment, lin guis ti que ment
et cultu rel le ment l’es pace ger ma no phone comme ce fut le cas avant
la consti tu tion du se cond em pire al le mand.

6

Après l’adop tion à l’una ni mi té du prin cipe d’une ré forme par les mi‐ 
nistres ré gio naux de la culture et de l’édu ca tion des seize Länder (le
01.12.95), d’autres pays ger ma no phones dé cident de s’as so cier au pro‐ 
jet (la Suisse, l’Au triche, le Liech ten stein -mais pas le Luxembourg-  et
les pays où ré side une com mu nau té de langue al le mande comme la
Bel gique, l’Ita lie, la Hon grie, ou en core la Rou ma nie). Après avoir été
exa mi née par la Cour consti tu tion nelle, sai sie par des as so cia tions de
pa rents d’élèves, des écri vains et des en sei gnants, la ré forme est tant
bien que mal en trée en vi gueur le 1er août 1998, pré voyant une pé‐ 
riode de tran si tion al lant jusqu’au 31 juillet 2005 pen dant la quelle l’or‐ 
tho graphe tra di tion nelle res tait en core va lable. La nou velle or tho‐ 
graphe concerne le sec teur sco laire et les ad mi nis tra tions, mais elle
est éga le ment ame née à ser vir de mo dèle dans d’autres do maines
(presse, lit té ra ture et usage per son nel) :

7



La réforme orthographique allemande de 1996 à 2006 et sa réception : analyse des quelques discours
évaluatifs

Wie das Re gel werk von 1901/1902 ist auch die neue amt liche Recht ‐
schrei bung ver bind lich für die je ni gen Ins ti tu tio nen, für die der Staat
in die ser Hin sicht Re ge lung skom pe tenz be sitzt. Das sind ei ner seits die
Schu len und an de rer seits die Behörden. Darüber hi naus hat sie Vor ‐
bild cha rak ter für alle an de ren Be reiche, in denen sich die Sprach teil ‐
ha ber an einer möglichst all ge mein gültigen Recht schrei bung orien tie ‐
ren möchten. Das gilt spe ziell für Dru cke reien, Ver lage und Re dak tio ‐
nen, aber auch für Pri vat per so nen. (Re gel werk, 1996/1998) 5

Les as pects concer nés

Les mo di fi ca tions concernent cinq do maines :8

la cor res pon dance phonème- graphème (Laut‐Buchs ta ben‐Zuord nun gen),
la sé pa ra tion des lexèmes com plexes com po sés (Getrennt-  und Zu sam men ‐

schrei bung),
l’écri ture avec trait d’union (Schrei bung mit Bin des trich),
la ma jus cule et la mi nus cule (Groβ- und Klein schrei bung),
la ponc tua tion (Zei chen set zung),
la cou pure en fin de ligne (Wort tren nung am Zei le nende).

Le ta bleau re por té dans les an nexes (an nexe A) donne un aper çu des
prin ci pales mo di fi ca tions de la ré forme. Pré ci sons que plu sieurs
amen de ments ont été ap por tés ul té rieu re ment au dis po si tif de 1996,
en 2004 et 2006, si bien qu’on parle au jourd’hui de la « ré forme de la
ré forme » (die Re form der Re form). Voyons à pré sent les as pects tou‐ 
chés par la nou velle ré gle men ta tion.

9

Prin cipe pho né tique ver sus prin cipe éty mo ‐
lo gique

Les mo di fi ca tions gra phiques té moignent d’un souci de rap pro cher la
langue par lée de l’écrit (prin cipe pho né tique selon le quel un son = un
gra phème), comme c’est d’ailleurs sou vent le cas lors de ré formes or‐ 
tho gra phiques (cf. les Rec ti fi ca tions or tho gra phiques de 1990 en
France). C’est selon cette lo gique que le ß a été rem pla cé par un « s »
re dou blé après une voyelle brève et de vant une consonne  : isst
(mange, verbe conju gué à la 3e per sonne du sin gu lier) au lieu de iβt
(cf. an nexe A, exemple [1]) et en fi nale  : Fluss (fleuve) au lieu de Fluβ
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[2]. Mais le ß reste main te nu après une voyelle longue  : Fuß (pied),
Maß (me sure). Cette dis po si tion est un ali gne ment par tiel sur la gra‐ 
phie suisse qui avait cher ché dès 1930 à se dé mar quer par rap port à
la va rié té na tio nale al le mande en abo lis sant to ta le ment le ß au pro fit
du « s » re dou blé in dé pen dam ment de la durée de la voyelle qui pré‐ 
cède.

L’af fir ma tion du prin cipe pho né tique selon le quel la gra phie se rap‐ 
proche le plus pos sible de la pro non cia tion pour rait être éga le ment
l’une des ex pli ca tions de la ger ma ni sa tion des mots étran gers. Que
ceux- ci soient des em prunts non in té grés comme Mayon naise
[exemple 3] ou des em prunts in té grés comme Thun fisch [4], les nou‐ 
velles règles pro posent des al ter na tives gra phiques ger ma ni sées
(Tun fisch, Majonäse), tout en consi dé rant comme va lable la gra phie
tra di tion nelle. No tons au pas sage quelques élé ments éton nants
comme la sup pres sion du -h- sui vant le -t- dans Tunfisch, alors qu’il
est conser vé dans Orthogra fie [5]. Par consé quent, il semble qu’un
choix ait été opéré dans la façon dont sont ger ma ni sés les em prunts.
Les in ter na tio na lismes issus de ra cines gréco‐la tines sont glo ba le‐ 
ment moins tou chés par la ré forme que les em prunts pro ve nant de
langues mo dernes. Le choix du degré et du mode d’adap ta tion gra‐ 
phique de l’em prunt dans la langue d’ac cueil est sans doute lié à des
en jeux d’une autre na ture. C’est un élé ment qui pour rait faire l’objet
d’une étude plus ap pro fon die, mais ce n’est pas ici l’ob jec tif de cette
contri bu tion.

11

Pour d’autres as pects, il reste fi na le ment dans la nou velle ré gle men‐ 
ta tion peu d’élé ments de cette vo lon té de rap pro cher l’écrit de l’oral,
car les ré for ma teurs ont très vite été confron tés au pro blème de
l’ambigüité sé man tique. Ainsi, Lehre (en sei gne ment) et Leere (vide) se
pro noncent de la même ma nière mais s’écrivent dif fé rem ment. Ceci
vaut éga le ment pour mah len (moudre) et malen (peindre). La sim pli fi‐ 
ca tion gra phique de deux lexèmes ho mo phones por te rait in évi ta ble‐ 
ment pré ju dice à leur dis tinc tion sé man tique. Au final, le prin cipe
pho né tique ne concerne que peu de mots. (cf. dans le ta bleau
l’exemple [6] de rau (rude) écrit do ré na vant comme blau (bleu), genau
(exact) au lieu de rauh.

12

Pa ral lè le ment, la ré forme tend à ré af fir mer le prin cipe éty mo lo gique,
au dé tri ment par fois du prin cipe pho né tique  : «  Die neue Re ge lung
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kon zen triert sich da rauf, Verstöβe gegen das Stamm prin zip zu be sei‐ 
ti gen.  » (Re gel werk 1996/1998) 6. C’est ainsi que les lexèmes dé ri vés
sont rap pro chés de la ra cine et les lexèmes d’une même fa mille sont
gra phi que ment ho mo gé néi sés, comme le montrent les exemples [7],
[8] et [9] du ta bleau  : Ben del de vient Bändel par ana lo gie avec Band,
auf wen dig (d’en ver gure) de vient aufwändig (à côté de auf wen dig qui
reste uti li sé lors qu’il s’agit d’une dé ri va tion de auf wen den), num me‐ 
rie ren (nu mé ro ter) est or tho gra phié comme Num mer (nu mé ro)
(avant : nu me rie ren). De même, dans les com po sés où il y a ren contre,
à la li mite de lexèmes, de trois consonnes iden tiques ou de deux fois
deux consonnes iden tiques, cha cune d’entre elles est main te nue. Les
exemples [10] et [11] du ta bleau en sont des illus tra tions  : Schiff fahrt
(ou Schiff- Fahrt  : na vi ga tion) au lieu de Schif fahrt, selbstständig (issu
de la com po si tion selbst + ständig : in dé pen dant) au lieu de selbständig
(qui est ce pen dant main te nu pa ral lè le ment). Ces exemples qui sont
jugés par cer tains comme des aber ra tions gra phiques ne re flètent en
aucun cas la pro non cia tion. Qui, en effet, (peut) pro nonce(r) les
quatre consonnes consé cu tives de selbstständig ou les trois f de
Schiff fahrt ? Par contre, on no te ra que El tern (les pa rents), qui est un
dé ri vé de alt (vieux) n’est pas de ve nu Ältern. Le prin cipe éty mo lo‐ 
gique, s’il per met un re tour ré flec tif sur l’ori gine des mots, sup pose
néan moins de bonnes connais sances en his toire de la langue, ce qui
n’est pas donné au scrip teur or di naire.

Sou dure ver sus cou pure

Un autre as pect de la ré forme concerne l’écri ture en une seule ou
plu sieurs uni tés gra phiques. La créa tion de mots nou veaux par com‐ 
po si tion est un phé no mène ca rac té ris tique de l’al le mand mo derne.
Avec le temps, cer tains de ces lexèmes com po sés ont ac quis un sens
propre, dif fé rent du sens des deux en ti tés consti tuant le com po sé.
Ces nou veaux mots se sont au to no mi sés sé man ti que ment. On trouve
de tels exemples dans le vo ca bu laire ju ri dique : « Die An zahl von Al‐ 
leins te hen den wächst mit der An zahl von Ehes chei dun gen 7  ». Ainsi
al leins te hend (per sonne seule) et al lein ste hend (seul) [13] ont un sens
dif fé rent et, pour cause, s’écri vaient dif fé rem ment. La ré forme de
1996 pré voyait que l’ad jec tif et le verbe ne forment plus d’unité gra‐ 
phique lorsque l’ad jec tif peut être gra dué, c'est- à-dire mis au com pa‐ 
ra tif ou pré cé dé de sehr (très), ganz (tout) : on de vait donc dé sor mais
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écrire kaltstel len (mettre au froid), liebhaben (aimer), (cf. les
exemples  [12]). De même, la men tion de al leinste hend cité plus haut
ne per met tait plus de sa voir s’il était ques tion d’une per sonne seule
ou d’un cé li ba taire. Pour tant, la ré forme de 1996 in di quait éga le ment
que bien qu’ils ne puissent pas être gra dués, les ad jec tifs ayant un
suf fixe -ig, -lich, ou -isch de vaient éga le ment être dis so ciés du verbe :
fer tig ma chen (ter mi ner), übrig blei ben (de meu rer), etc. C’est un as‐ 
pect qui a été vi ve ment contes té.

Dans la ver sion de 2006, la nou velle ré gle men ta tion re vient sur un
cer tain nombre des pré cé dentes dis po si tions. Par exemple, elle au to‐ 
rise les deux or tho graphes (sou dées et sé pa rées) lorsque le verbe a un
sens ré sul ta tif (par exemple : fer tig ma chen et fer tig ma chen) et in tro‐ 
duisent la seule forme sou dée lorsque le verbe prend un sens fi gu ré
(übrigbleiben, etc.). A ces dif fé rences or tho gra phiques peuvent donc
cor res pondre des dif fé rences de sens. Mais il est cer tain que ces dis‐ 
tinc tions sont par fois dif fi ciles à éta blir, ce qui ex plique que la ré‐ 
forme de 2006 soit, elle aussi, très contes tée.

15

Il en va de même pour sit zen blei ben (re dou bler) et sit zen blei ben (res‐ 
ter assis) (exemple  [14]) qui s’écrivent tous deux après 1996 en deux
uni tés gra phiques, quel que soit leur sens, concret ou fi gu ré. On de‐ 
vait donc écrire éga le ment  : fal len las sen (lais ser tom ber), spa zie ren
gehen (aller se pro me ner), ken nen ler nen (faire la connais sance de),
etc. En 2006, cette règle est main te nue, mais cer tains verbes com po‐ 
sés de blei ben et de las sen peuvent aussi for mer une unité gra phique
lors qu’ils ont un sens fi gu ré: sit zen blei ben (re dou bler), ste hen las sen
(plan ter quel qu’un), ken nen ler nen, etc.

16

Enfin, concer nant les verbes com po sés d’un sub stan tif, la ré forme de
1996 don nait comme règle gé né rale que les deux élé ments de vaient
être dis so ciés : Recht haben (avoir rai son) [15], Rad fah ren [16] (faire du
vélo), ce qui ra me nait la forme ver bale à une forme simple ac com pa‐ 
gnée d’un sub stan tif. Ce pen dant, étaient ex clus de cette règle les
lexèmes ver baux com plexes où l’ori gine du pré verbe s’est per due
(lexi ca li sa tion pour don ner un nou veau sens en as so cia tion avec le
verbe) : statt fin den (avoir lieu), teil neh men (par ti ci per), preis ge ben (ré‐ 
vé ler) [15]. La ré forme de 2006 in tro duit un grand nombre de doubles
pos si bi li tés, à l’ex cep tion des verbes pour les quels le sens s’écarte de
celui des uni tés dont ils sont com po sés, qui doivent dé sor mais être
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écrits en un mot  : eis lau fen (pa ti ner), ban krott ge hen (faire faillite),
statt fin den (avoir lieu), teil neh men (par ti ci per), etc.

Li ber tés gra phiques for te ment contes tées

Les autres as pects tou chés par la ré forme de 1996 (trait d’union,
ponc tua tion, cou pure) tra duisent une vo lon té de lais ser plus de li ber‐ 
té aux scrip teurs dans leur choix d’écri ture, à l’image des exemples [17
à 19 et 26 à 29] : « Die bi she rige Schrei bung bleibt als Ne ben form bes‐ 
te hen. » […] « Die neue Re ge lung be sei tigt vor allem Un ge reim thei‐ 
ten. Zu gleich will sie der Ent schei dung des Schrei ben den mehr Raum
geben.  » […] «  Dem Schrei ben den wird hier größere Frei heit
eingeräumt  » (Re gel werk 1996/1998) 8. Mais là en core, ce n’est pas
sans poser pro blème (di ver si té des formes).

18

Nous lais se rons de côté ici les as pects ayant trait à l’écri ture en ma‐ 
jus cule ou en mi nus cule, car il s’agit là en core de règles com plexes
(cf. ta bleau les exemples 20 à 25). Nous re tien drons que si la ré forme
ré duit au final de 212 à 113 le nombre des règles d'or tho graphe, elle
mul ti plie en même temps les formes d’écri ture. Si cela per met d’in‐ 
tro duire plus de sou plesse par le biais d’al ter na tives or tho gra phiques,
les prin cipes qui ré gissent la nou velle ré gle men ta tion sont par fois ap‐ 
pli qués avec contra dic tion. Cela a gé né ré, dans cer tains cas, de nou‐ 
velles dif fi cul tés.

19

Ceci ex plique sans doute que la ré forme or tho gra phique n’ait pas
lais sé l’opi nion pu blique in dif fé rente. Le débat entre par ti sans et op‐ 
po sants de la nou velle ré gle men ta tion a été et est en core au jourd’hui
très in tense, voire pas sion nel. Un son dage réa li sé en 2006 pour le
quo ti dien Frank fur ter All ge meine Zei tung (FAZ) a ré vé lé que 92 % de
l’en semble de la po pu la tion al le mande se raient op po sés à la ré forme
(FAZ, 04.02.2006). Le rejet est éga le ment fort chez une par tie des me‐ 
dias et de quelques écri vains de renom 9. C’est d’ailleurs, pour par tie,
en rai son de leur forte op po si tion à la nou velle ré gle men ta tion que
les res pon sables po li tiques ont été contraints d’ap por ter les mo di fi‐ 
ca tions de 2004 et de 2006 qui té moignent pour cer taines d’entre
elles d’un re tour en ar rière.

20
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Les vi sées of fi cielles de la ré ‐
forme
Compte tenu des ob jec tifs an non cés de la ré forme vi sant la sim pli fi‐ 
ca tion de l’or tho graphe en vue d’en fa ci li ter l’ap pren tis sage et donc
de dé mo cra ti ser la langue, il ap pa raît clai re ment que cette forme
d’in ter ven tion sur la langue, même si nous l’en vi sa geons dans cette
pers pec tive, n’est pas une fin en soi. Dans une pers pec tive so ciale, il
semble que sa rai son d’être est de ser vir une cause plus vaste cen trée
sur un pro blème de so cié té. En ce sens, la ré forme or tho gra phique
peut être com prise comme le ver sant lin guis tique d’une vo lon té po li‐ 
tique glo bale à ca rac tère so cial.

21

De ce point de vue, on peut éta blir un lien avec une ac tion com pa‐ 
rable ayant lieu à peu près au même mo ment en France : il s’agit des
Rec ti fi ca tions de l’or tho graphe fran çaise de 1990, pré sen tées par le
gou ver ne ment fran çais de l’époque (sous le Pre mier mi nistre Mi chel
Ro card) comme une ac tion so ciale vi sant à lut ter contre les in éga li tés
et les dis cri mi na tions dont l’or tho graphe était à l’ori gine. La lo gique
fran çaise est ainsi com pa rable à la dé marche al le mande  : on trouve
en effet les mêmes ar gu ments pé da go giques (la com plexi té de l’or‐ 
tho graphe en traîne des pertes de temps et en trave le temps d’ap‐ 
pren tis sage dans les autres ma tières) et dé mo cra tiques (la com plexi té
de l’or tho graphe en tre tient des in éga li tés so ciales et aug mente les
dif fi cul tés d’in té gra tion). Ces ar gu ments ont été avan cés et sou te nus
par des en sei gnants et des lin guistes à l’ini tia tive des amen de ments,
et aussi en par tie re layés dans les mé dias (presse, té lé vi sion et radio).
En té moignent, par exemple, cer tains ar ticles de presse qui ont sou li‐ 
gné les dif fi cul tés qu’ont les dys lexiques dans l’ap pren tis sage de l’or‐ 
tho graphe du fran çais (Le Fi ga ro du 16 mars 2001, Le Monde du 17
mars 2001, Science du 16 mars 2001). La ma nière dont l’or tho graphe a
été abor dée et trai tée montre bien que c’est un enjeu so cial im por‐ 
tant.

22

À ces ob jec tifs so ciaux s’ajoute en France un ar gu ment de na ture
tech no‐éco no mique, éga le ment mis en avant en Al le magne, qui
consiste à lé gi ti mer l’in ter ven tion des ins ti tu tions en ma tière de
langue (et donc d’or tho graphe) en la ca rac té ri sant comme né ces saire
face à l’évo lu tion des tech niques de com mu ni ca tion et aux exi gences
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de la com pé ti ti vi té éco no mique. Au total, l’exemple al le mand, comme
le fran çais, montrent que l’in ter ven tion sur l’or tho graphe doit être
en vi sa gée comme une ac tion en glo bée dans un pro jet plus vaste de
ré forme de la so cié té. C’est d’ailleurs ce qu’on ob serve un peu par tout
dans le monde : l’in ter ven tion sur la gra phie du serbe, du rou main de
Mol da vie ou en core du turc s’ex pliquent par des rai sons tan tôt po li‐ 
tiques, idéo lo giques, éco no miques ou les trois à la fois. Ce n’est ja mais
vé ri ta ble ment la langue en tant que telle qui est visée, mais - à tra vers
elle - un ob jec tif plus vaste de mu ta tion pro fonde d’une si tua tion
don née.

La ré forme de l’or tho graphe al le ‐
mande et son éva lua tion par la
so cié té ci vile (quelques exemples)

Ju ge ments éva lua tifs

Gar dant à l’es prit les rai sons socio‐pé da go giques qui ont im pul sé la
ré forme de l’or tho graphe al le mande, nous nous in té res sons à pré sent
aux éva lua tions dont elle a fait l’objet. Dans la me sure où il n’existe
pas en Al le magne d’ins tance éva lua tive pro pre ment dite, nous nous
sommes orien tée vers le champ de la ré cep tion. C’est, en effet, au près
des des ti na taires de la ré forme que l’on peut trou ver des ju ge ments,
des points de vue, des ap pré cia tions, bref, des éva lua tions. Ce qui
nous in té resse ici, c’est plus pré ci sé ment de voir com ment, c'est- à-
dire à par tir de quels cri tères, les éva lua tions sur la ré forme sont for‐ 
mu lées. Cette ques tion nous amè ne ra à nous in ter ro ger sur les rai‐ 
sons sym bo liques, so ciales, po li tiques, éco no miques, etc. qui ex‐ 
pliquent les prises de po si tion et à ac cor der une at ten tion par ti cu‐ 
lière au sta tut des éva lua teurs (qui sont- ils ?) et à celui de leurs éva‐ 
lua tions (éva lua tion spon ta née, «  com man dée  », etc.  ?). Il sera in té‐ 
res sant de com pa rer ces cri tères avec les ob jec tifs af fi chés de la nou‐ 
velle ré gle men ta tion. Cette ap proche par la ré cep tion im plique plus
lar ge ment de se de man der com ment il est pos sible d’ana ly ser la façon
dont les ac teurs ré agissent et éva luent la ré forme, de quoi l’on dis‐ 
pose (textes, dis cours ?) et quelle est la na ture des éva lua tions.
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Pour ré pondre à ces ques tions, nous avons choi si de re te nir trois
textes dont nous pré sen tons les ca rac té ris tiques de ma nière syn thé‐ 
tique dans un ta bleau re por té dans les an nexes (cf. an nexe  B1). Les
textes pré sentent de grandes dif fé rences (date, lieu et mode de pro‐ 
duc tion, sta tut des au teurs), mais c’est pré ci sé ment en rai son de
cette dis pa ri té que nous les avons choi sis. En effet, les dates de pro‐ 
duc tion de ces textes ren voient cha cune à un contexte par ti cu lier (cf.
ta bleau, an nexe B1) et les si tuent à des mo ments char nières de l’his‐ 
toire de la ré forme. Leurs au teurs (un col lec tif d’en sei gnants pour le
texte 1, trois im por tants groupes de presse [FAZ, Spie gel et Sprin ger
Ver lag] pour le texte 2 et un écri vain et an cien Pré sident de la So cié té
pour la langue et la poé sie [Chris tian Meier] pour le texte 3) re pré‐ 
sentent des corps so ciaux dif fé rents et des in té rêts spé ci fiques à leur
champ d’ac tion. En outre, leurs obli ga tions vis‐à‐vis de la ré forme
dif fèrent selon leur sta tut  : alors que les nou velles règles or tho gra‐ 
phiques sont im po sées (ver bind lich) dans les écoles et les ad mi nis tra‐ 
tions, il n’y a au cune obli ga tion ju ri dique à les adop ter dans le sec teur
privé (presse, lit té ra ture). De ce point de vue, le po si tion ne ment de
ces ac teurs, sou mis à une ju ri dic tion dif fé rente, peut être in té res sant,
voire même dé ter mi nant pour la ré cep tion de la ré forme, no tam ment
lorsque l’on sait, comme cela est rap pe lé dans le texte 2, que la dif fu‐ 
sion du quo ti dien FAZ, du ma ga zine Spie gel et des pé rio diques du
Sprin ger Ver lag touche près de 60% de la po pu la tion. Enfin, du point
de vue du type d’éva lua tion, il sera sans doute in té res sant de com pa‐ 
rer les prises de po si tion, qu’elles soient « spon ta nées » (textes 1 et 2)
ou « com man dées » (texte 3).

25

Au- delà de leurs dif fé rences, nous avons aussi choi si ces textes en
rai son des as pects conver gents qui les ca rac té risent. Ainsi, les textes
ont en com mun d’avoir été très lar ge ment dif fu sés (dans la presse
écrite, sur le Net) et, en re tour, d’avoir fait beau coup par ler d’eux (il
existe à ce pro pos de nom breuses ré ac tions à ces textes). Il ne s’agit
donc pas de textes in con nus du grand pu blic. En outre, du point de
vue de leur conte nu, leurs au teurs ex priment com mu né ment leur op‐ 
po si tion à la ré forme et l’éva lua tion qu’ils en font tend à in di quer ex‐ 
pli ci te ment ou im pli ci te ment que la ré forme est un échec ou qu’elle
est vouée à l’échec.

26

Au total, notre étude n’est pas ex haus tive et l’échan tillon sur le quel
elle s’ap puie ne pré tend pas être re pré sen ta tif de l’en semble des éva‐
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lua tions for mu lées sur la ré forme or tho gra phique, ni mêmes des
seules éva lua tions né ga tives, mais les ar gu ments qu’ils sol li citent ont
été lar ge ment par ta gés. Les au teurs, de par leur sta tut dif fé rent, leurs
in té rêts di ver gents et les do maines dans les quels ils in ter viennent,
sont ame nés - c’est notre hy po thèse - à faire va loir des cri tères dif fé‐ 
rents d’éva lua tion, ou à hié rar chi ser dif fé rem ment les cri tères d’éva‐ 
lua tion qu’ils re tiennent.

Cri tères d’éva lua tion
Il res sort de la lec ture de ces textes des cri tères d’éva lua tion qui sont
com muns, mais qui ne sont pas consi dé rés de la même ma nière.

28

Le pre mier cri tère d’éva lua tion porte sur les ob jec tifs de sim pli fi ca‐ 
tion et d’uni fi ca tion. Selon les au teurs des trois textes, les ob jec tifs
an non cés ne sont pas at teints. Cela est dit ex pli ci te ment par un re‐ 
cours sys té ma tique à un né ga teur.

29

[texte 1] « bringt keine Ve rein fa chung », « leh nen […] ab », « un brauch ‐
bar », « In der Schul praxis kann kein Leh rer mehr ordnungsgemäß
schrei ben 10. »

[texte 2] « die Re form hat weder für pro fes sio nell Schrei bende noch für
Schüler Er leich te rung ge bracht 11. »

Au contraire, la ré forme au rait contri bué à rendre l’or tho graphe plus
com plexe, moins lo gique et moins co hé rente et au rait sus ci té le
désordre. Le thème du désordre, as so cié à celui de la confu sion, du
chaos, voire de la fin du monde est très pré sent dans les trois textes :

30

[texte 1] « De ba kel », « Chaos », « zerstört » 12

[texte 2] « Ve run si che rung », « ve run si chert », « Kon fu sion », « Ver mi ‐
schung » 13

[texte 3] « das Chaos », « das Dur chei nan der » 14

Le re cours aux champs lexi caux du désordre, du chaos ou en core de
la confu sion amène les au teurs à dé si gner di rec te ment la ré forme
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comme un échec :

[texte 1] « ka tas tro pha ler Mißerfolg » du point de vue lin guis tique,
mais aussi dé mo cra tique, ju ri dique, pé da go gique et éco no mique (cf.
infra), « versäumt » 15

[texte 2] « In der täglichen Er pro bung ist die Re form ges chei tert », « ein
er schre ckendes Fazit » 16

[texte 3] « Die Bi lanz ist nie der sch met ternd », « die miβglückte Re ‐
form » 17

ou in di rec te ment, en ayant re cours à d’autres ma nières de si gni fier
l’échec comme la dé pré cia tion :

32

[texte 1] « die so ge nannte Re form 18 »

[texte 3] l’em ploi des guille mets au tour du lexème « Re form »,

ou en core l’exa gé ra tion, à tra vers l’em ploi de com pa ra tifs :33

[texte 2] « die Kon fu sion wird gröβer »

[texte 3] « schlim mer als bloβes Be har ren »

de su per la tifs :34

[texte 2] « Leh rer sind zu tief st ve run si chert »

ou en core de for mules in di quant l’idée d’une ag gra va tion :35

[texte 2] « Die Si tua tion ver schlim mert sich », « mit gra vie ren den
Mängeln » 19

Ces pro cé dés sont sou vent uti li sés pour ac cen tuer la né ga ti vi té.36

Si la façon de dire que c’est un échec est sem blable dans les trois
textes, les jus ti fi ca tifs et l’ar gu men ta tion qui viennent ap puyer les ju‐ 
ge ments des au teurs ne sont pas stric te ment les mêmes. En ce qui
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concerne l’ob jec tif de sim pli fi ca tion, alors que les au teurs des textes 1
et 3 jus ti fient leur ju ge ment selon le quel la ré forme ne sim pli fie en
aucun cas l’or tho graphe, les or ganes de presse du texte 2 ne s’ap‐ 
puient sur au cune ar gu men ta tion pré cise ve nant étayer leur bilan. Ils
ne pré cisent pas, en quoi, ni com ment, de quel point de vue les ré for‐ 
ma teurs ont échoué dans cet ob jec tif. Les au teurs se contentent d’in‐ 
di quer que la nou velle or tho graphe est une source d’er reurs chez les
usa gers qui n’en fai saient pas au pa ra vant :

[texte 2] « Wer vor der Re form si cher schrei ben konnte, macht heute
Feh ler 20. »

En re vanche, dans le texte 1, l’échec est me su ré au nombre trop élevé
de dis po si tions par ti cu lières à l’in té rieur de cha cune des règles :

38

[texte 1] « Der Re form zu grunde lie gen 112 Re geln mit 1106 An wen ‐
dung sbes tim mun gen, in denen 111 Wort lis ten en thal ten sind mit zu ‐
sam men 1130 zu me mo rie ren den oder na ch zu schla gen den Wörtern 21. »

L’échec est éga le ment me su ré aux am bi guï tés sé man tiques qui ré‐ 
sultent des nou velles règles (ver sion 1996), en al lu sion no tam ment
aux règles d’écri ture sou dée ou en deux uni tés gra phiques d’un
lexème com po sé:

39

[texte 1] « ein mas si ver Ein griff in die Se man tik und Gram ma tik der
Sprache 22 »

On voit ici que les au teurs, qui sont des en sei gnants, dé noncent des
as pects qui posent sur tout pro blème pour l’ap pren tis sage et la com‐ 
pré hen sion de la langue. Leur point de vue est fonc tion nel et prag ma‐ 
tique. Ils s’ins crivent dans une pers pec tive d’ap pli ca tion (do maine
sco laire). Dans le texte 3, l’au teur a une ap proche plus tech nique. Il
dé nonce es sen tiel le ment les règles concer nant les ma jus cules / mi‐ 
nus cules qui sont à ses yeux des er reurs de gram maire :

40

[texte 3] « Es ist nicht zu mut bar, gram ma tisch falsche Schrei bun gen
[« du hast ganz Recht »] (…) zu übernehmen » (voir l’exemple [15])
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ou en core le main tien de consonnes consé cu tives qu’il consi dère
comme une agres sion pour l’œil :

41

[texte 3] « das Auge ver let zende Wortungetüme [« Schlusss zene, « Pro ‐
gramm messe »]) (voir les exemples [10, 11, 17 et 18]) 23

Le point de vue de l’au teur de texte 3, Chris tian Meier, est da van tage
celui d’un ex pert de la langue, voire d’un pu riste. Il est par ti cu liè re‐ 
ment sen sible à la forme es thé tique des mots contre la quelle la ré‐ 
forme est, selon lui, une at teinte. En ce sens, ses in té rêts ne sont pas
les mêmes que ceux des en sei gnants.

42

En ce qui concerne l’uni fi ca tion de l’al le mand écrit dans l’es pace ger‐ 
ma no phone, les trois textes montrent que cet ob jec tif n’a pas été at‐ 
teint et que cela a contri bué à pro vo quer le phé no mène in verse en
fa vo ri sant la mul ti tude des formes d’écri ture :

43

[texte 1] « ein Chaos von Tau sen den sich wi ders pre chen der Schreib ‐
wei sen in zehn ver schie de nen Wörterbüchern 24. »

[texte 2] « El tern be nut zen eine an dere Or tho gra phie als Kin der 25. »

[texte 3] « Hau sor tho gra phien wei chen vo nei nan der ab 26. »

La ré forme or tho gra phique et la plu ri gra phie qu’elle en traîne sont
com mu né ment pré sen tées comme une at teinte à l’unité in terne de la
langue. On no te ra ce pen dant que la di men sion in ter na tio nale (unité
au sein de l’es pace ger ma no phone hors des fron tières de l’Al le magne)
n’est pas in vo quée par les au teurs, ce qui si gni fie que la ré forme or‐ 
tho gra phique n’est pas en vi sa gée comme une me sure à por tée ex tra‐ 
na tio nale (contrai re ment à ce qui est an non cé par les ac teurs ins ti tu‐ 
tion nels).

44

Au total, les au teurs des trois textes in voquent le même cri tère d’éva‐ 
lua tion (celui d’éva luer par rap port aux ob jec tifs an non cés de sim pli fi‐ 
ca tion et d’uni fi ca tion), mais ils ne le traitent pas de la même ma nière.
Ceci s’ex plique en par tie par leur sta tut, leur iden ti té. Les en sei gnants
sont sen sibles à des as pects qui gé nèrent des dif fi cul tés au près des
élèves, alors que l’écrivain- chercheur se situe da van tage dans la tech‐ 
ni ci té (res pect de la gram maire) et dans l’es thé tisme. A tra vers la po ‐
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si tion de Meier, il ap pa raît que l’or tho graphe dans son as pect aca dé‐ 
mique est per çue comme un rem part contre l’ef fri te ment de l’al le‐ 
mand, langue de culture. Dès lors, l’idée d’une sim pli fi ca tion or tho‐ 
gra phique sym bo lise une chute, un ef fon dre ment cultu rel. Cela si gni‐ 
fie aussi que la maî trise de l’or tho graphe de vient le fait d’un plus
grand nombre. Cette évo lu tion est en train de mo di fier les re la tions
de pou voir liées aux pra tiques lin guis tiques et l’on craint que le tri so‐ 
cial des in di vi dus ne s’opère plus de la même ma nière. L’éva lua tion
que fait Meier de la ré forme or tho gra phique est an crée dans une
échelle socio- idéologique ce qui montre à quel point l’or tho graphe
est un lieu de pro jec tions et de fan tasmes. « Vé ri table enjeu de so cié‐ 
té, elle est un re père iden ti taire po si tion nant les in di vi dus  » (Petit,
2005 : 93-94).

Le deuxième cri tère d’éva lua tion, qui est di rec te ment lié au cri tère
pré cé dent, concerne l’im pact pé da go gique et di dac tique de la ré‐ 
forme. Ce cri tère est par ti cu liè re ment mis en en avant par les au teurs
du texte 1 :

46

[texte 1] « Die Recht schrei bre form verstößt gegen pädagogische Prin zi ‐
pien. », « Recht schreib de fi zite las sen sich nicht auf an ge bliche Mängel
in der bewährten Or tho gra phie zurückführen. Rechtschreibschwächen
von Schülern können ent we der nur mit tels in ten si ver Schreib-  und
Leseübungen oder im Fall einer ausgeprägten Lese- und
Rechtschreibschwäche durch einen in di vi duell ab ges timm ten
Förderunterricht ver bes sert wer den 27. »

Selon les au teurs du texte  1, la ré forme est par tie d’une er reur de
diag nos tic et d’un mau vais trai te ment du pro blème, car les dif fi cul tés
que ren contrent les élèves dans l’ap pren tis sage de l’or tho graphe
consti tuent un pro blème d’ordre sco laire, voire so cial, mais qui n’est
pas am pu table à la langue.

47

Il n’est pas éton nant que dans leur grille d’éva lua tion, les en sei gnants
fassent par ti cu liè re ment va loir ce cri tère. On no te ra ce pen dant aussi
que l’ar gu ment di dac tique est éga le ment re pris par les au teurs des
deux autres textes :

48

[texte 2] : « Die Ve run si che rung wächst, Ver mi schun gen von alter und
neuer Recht schrei bung sind an der Ta ge sord nung. Wer vor der Re form
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si cher schrei ben konnte, macht heute Feh ler. (…) Leh rer sind zu tief st
ve run si chert 28. »

[texte 3] : « Verständlicherweise leh nen daher die be deu tend sten
deutschs pra chi gen Au to ren und Ver le ger die Neu re ge lung für ihre
Bücher ab. », « Die Bevölkerung ist laut Mei nung sum fra gen zu 90
Prozent gegen die Re form. » 29

Il semble donc que l’im pact pé da go gique et di dac tique de la ré forme,
éva lué ici en termes d’échec, soit par ti cu liè re ment im por tant pour les
éva lua teurs.

49

Ob ser vant et dé non çant les ef fets de la ré forme or tho gra phique qu’ils
jugent né fastes, les au teurs sont ame nés à consi dé rer, par voie de
consé quence, la ma nière dont celle- ci est per çue par la so cié té. Le
troi sième cri tère d’éva lua tion porte ainsi sur la ré cep tion de la ré‐ 
forme, éva luée à par tir de son degré d’ac cep ta tion au près de la so cié‐ 
té. Là en core, leurs éva lua tions in diquent qu’il y a échec en in sis tant
sur le rejet de la ré forme par les scrip teurs.

50

[texte 1] « Denn selbstverständlich be ge gnen die Schüler überall der
bewährten Schrei bung; in alten Schulbüchern, die noch im Ge brauch
sind, wie in neuen Text samm lun gen li te ra ri scher und his to ri scher Art,
da viele Au to ren da rauf bes te hen, daß ihre Texte nicht um ges tellt wer ‐
den. Die Leh rer be herr schen die neuen Re geln nur unzulänglich 30. »

[texte 2] « ableh nen », « man gelnde Ak zep tanz » 31

[texte 3] « ver wei gern », « Kaum ein ernst zu neh men der Schrifts tel ler
denkt daran, auf Neu schrieb um zus tel len. », « Ge rade acht Prozent der
Deut schen sind nach let zen Umfrage ergebnissen für den Neu ‐
schrieb. » 32

Pour ce cri tère, il est re mar quable que les au teurs des trois textes
s’ap puient sur des ar gu ments quan ti ta tifs (pour cen tages), comme si
les don nées chif frées ap por taient une cau tion scien ti fique au ju ge‐ 
ment porté. Cha cun se ré fère à son champ d’ac tion : le texte 1 men‐ 
tionne plus par ti cu liè re ment le refus des au teurs et des édi teurs d’ap‐ 
pli quer les nou velles règles, ce qui a des ré per cus sions sur l’édi tion
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des livres, ou vrages et ma nuels sco laires ; le texte 2 consi dère la non- 
réception des nou velles règles par l’en semble de la so cié té  ; l’au teur
du texte 3 évoque le refus de ses pairs. L’in di ca tion sta tis tique ren‐ 
force le point de vue des au teurs, car celui- ci est par ta gé par la ma jo‐ 
ri té des gens.

Un qua trième cri tère éva lua tif porte sur l’im pact so cial de la ré forme,
le quel est in évi ta ble ment lié à l’im pact pé da go gique et di dac tique de
la ré forme cité pré cé dem ment. En effet, la ré forme est ici dé non cée
comme un fac teur de trouble in ter gé né ra tion nel (di gra phie entre pa‐ 
rents et en fants). Elle est éga le ment dé non cée comme un fac teur à
l’ori gine du fossé qui se creuse entre ceux qui écrivent et ceux qui
lisent. Il est in té res sant de noter que ce cri tère est par ti cu liè re ment
sou li gné dans le com mu ni qué de presse du texte 2. Dans la pers pec‐ 
tive des groupes de presse, une di gra phie entre la langue de l’école et
celle des mé dias de vien drait un frein pour la dif fu sion de leurs titres.
En outre, les mé dias ont bien conscience que l’adop tion des nou velles
règles a un coût. En d’autres termes, der rière une dé non cia tion de la
ré forme comme fac teur de trouble so cial se trouvent des in quié tudes
d’ordre éco no mique.

52

Le fac teur éco no mique (cin quième cri tère) est d’ailleurs di rec te ment
mis en avant : il est pris en compte dans l’éva lua tion des au teurs des
trois textes. C’est ainsi que les au teurs, en par ti cu lier ceux du texte 1,
dé noncent le coût de la ré forme, jugé trop élevé : (« hohe Kos ten ») et
le gas pillage («  Ver schleu de rung von Steuer gel dern  ») que cela en‐ 
traine [texte 1] 33.

53

Un sixième cri tère d’éva lua tion res sort des trois textes ; il porte sur le
dis po si tif de ré forme. Les au teurs dé noncent le ca rac tère au to ri taire
et anti‐dé mo cra tique des dé ci sions qui sont prises. En in sis tant sur
l’of fense faite au peuple, l’éva lua tion prend ici une di men sion éthique.

54

[texte 1] « Eine un de mo kra tisch übergestülpte Re form 34 »

[texte 2] « Been di gung der staat lich ve rord ne ten Le gas the nie », « Die
deutsche Sprache braucht keine kultusbürokratische
Überregulierung. » 35

[texte 3] « dik tie ren », « Dik tat » 36
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Le ju ge ment sur le plan moral et éthique glisse sur une éva lua tion qui
prend en compte le sta tut ju ri dique et la lé gi ti mi té des nou velles
règles. Ce der nier cri tère est spé ci fique au texte 1, car leurs au teurs,
des en sei gnants, sont contraints de se plier à l’or tho graphe ré for mée,
alors qu’il n’y a au cune obli ga tion ju ri dique de l’adop ter dans le sec‐ 
teur privé.
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[texte 1] « Die Kom pe tenz des Ge setz ge bers, d.h. der Volks ver tre tun gen,
wurde igno riert. » « Aber auch die Beschlüsse der
Ministerpräsidenten- , Innenminister-  und Kultusminister konferenzen
über die Einführung der Schrei bre form sind nach herr schen der Mei ‐
nung führender Ju ris ten man gels ge setz li cher Ermächtigung recht lich
nicht bin dend. » 37

Au total, on est frap pé de voir que les éva lua tions ne portent pas uni‐ 
que ment sur des as pects so ciaux en lien avec les ob jec tifs an non cés
de sim pli fi ca tion et d’uni fi ca tion, mais qu’elles visent d’autres do‐ 
maines et re flètent d’autres pré oc cu pa tions (as pects plus lin guis‐ 
tiques [in co hé rences, es thé tiques, at teintes à la langue], coût éco no‐ 
mique, fossé gé né ra tion nel, lé gi ti mi té mo rale et éthique, etc.).
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Conclu sion : re tour sur les pra ‐
tiques éva lua tives
L’ana lyse des pra tiques éva lua tives a per mis de mon trer que la ré‐ 
forme de l’or tho graphe ap pa raît comme le lieu d’un af fron te ment
idéo lo gique dans le quel les en jeux so ciaux, édu ca tifs et lin guis tiques
sont im por tants. Les textes que nous avons re te nus montrent
qu’au‐delà de cri tères ob jec tifs (coût éco no mique, in co hé rences lin‐ 
guis tiques, etc.), les causes de l’in suc cès de la ré forme et de son éva‐ 
lua tion en termes d’échec sont à mettre en re la tion avec les re pré‐ 
sen ta tions que les scrip teurs ont de leur langue. Plus que des ju ge‐ 
ments éva lua tifs, les au teurs ex priment leur op po si tion à la ré forme,
non pas tant parce qu’elle a échoué, mais parce qu’ils per çoivent la
ré forme comme une at teinte au sta tut de langue éla bo rée et comme
un fac teur bou le ver sant les re pères iden ti taires. A tra vers leurs dis‐ 
cours, l’or tho graphe ap pa raît comme un élé ment sé cu ri sant en ces
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temps de trans for ma tion ra pide des modes de com mu ni ca tion qui
gé nèrent tant de craintes (Petit, 2005 : 93).

Lieu de conver gence entre culture et so cié té, l’or tho graphe est donc
bien un fac teur d’iden ti fi ca tion so ciale et cultu relle, et par la même
une ma tière af fec tive ce qui sus cite des ré ac tions sub jec tives et des
at ti tudes dé fen sives et face à la quelle l’in ter ven tion nisme des ins ti tu‐ 
tions ap pa raît comme tabou.
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Ta bleau 1 – Aper çu des mo di fi ca tions ap por tées par les ré formes de 1996, 2004

et 2006

An nexe B

B1 : Pré sen ta tion des textes
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Ta bleau 2 – Pré sen ta tion des textes

B2 : Textes

N°1� Bun des weite Ini tia tive "Wir Leh rer gegen die
Recht schrei bre form und für eine ein heit liche,
sys te ma tische Recht schrei bung"

Pres se mit tei lung

Am 1. Juli 1996 wurde die Absichtserklärung zur Neu re ge lung der deut schen
Recht schrei bung in Wien un ter zeich net. Demgemäß sollte die Neu re ge lung
am 1. Au gust 1998 in Kraft tre ten. Auf Grund der Anord nung der Kul tus mi‐ 
nis ter meh re rer Bundesländer wurde der Neu schrieb aber an vie len Schu len
schon ab dem Schul jahr 1996/97 eingeführt und mehr schlecht als recht ge‐ 
lehrt. Zum Jah res tag legen die "Leh re ri ni tia tive" und der "Ve rein für
deutsche Recht schrei bung und Sprachp flege" ihre Bi lanz vor: Die Ges‐ 
chichte der Recht schrei bre form ist die eines ka tas tro pha len Mißerfolgs,
denn die Neu re ge lung verstößt nicht nur ek la tant gegen spra chliche
Gesetzmäßigkeiten, son dern auch gegen de mo kra tische, recht liche,
pädagogische und wirt schaft liche Grundsätze.

Ein sprach wis sen schaft liches De ba kel: Die Recht schrei bre form bringt keine
Ve rein fa chung, son dern ist sprach wis sen schaft lich ein "De ba kel" (Prof. Hel‐
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mut Glück, Bam berg), das auf den Müll gehört (Prof. Peter Ei sen berg, Pots‐ 
dam, Mit glied der neuen Re form kom mis sion), ein Ku ckuck sei, das man
zerstören muß (Prof. Horst H. Munske, Er lan gen, Mit glied der neuen Re‐ 
form kom mis sion). Der Re form zu grunde lie gen "112 Re geln mit 1106 An wen‐ 
dung sbes tim mun gen, in denen 111 Wort lis ten en thal ten sind mit zu sam men
1130 zu me mo rie ren den oder na ch zu schla gen den Wörtern" (Prof. Wer ner H.
Veith, Mainz). Auf dem Umweg über eine so ge nannte "Schreib"re form er‐ 
folgt in Wirk li ch keit ein mas si ver Ein griff in die Se man tik und Gram ma tik
der Sprache (Prof. Chris tian Stet ter, Aa chen: SZ 14./15.12.96 und 10.06.97).
Folge die ser Übergriffe ist ein Chaos von Tau sen den sich wi ders pre chen der
Schreib wei sen in zehn ver schie de nen Wörterbüchern (Prof. Theo dor Ick ler,
Er lan gen: "Die sog. Recht schrei bre form - ein Schildbürgerstreich", St. Goar
1997, FAZ 15.03.97, S. 35). Damit sind spra chliche Kor rek theit und Ein heit li‐ 
ch keit der Recht schrei bung zerstört. Verständlicherweise leh nen daher die
be deu tend sten deutschs pra chi gen Au to ren und Ver le ger die Neu re ge lung
für ihre Bücher ab.

Eine un de mo kra tisch übergestülpte Re form: Die Bevölkerung ist laut Mei‐ 
nung sum fra gen zu 90 Prozent gegen die Re form. Par la men ta rier in Deut‐ 
schland, Österreich und der Schweiz sowie führende Ju ris ten wen den sich
gegen diese un de mo kra tisch übergestülpte Re form. Die Kul tus mi nis ter
haben die sog. "Neu re ge lung", über die al lein die Volks ver tre tun gen hätten
ent schei den dürfen, ohne die hierfür er for der liche ge setz liche
Ermächtigung dik ta to risch noch vor dem 01.08.1998 ungeprüft eingeführt.
Die Kom pe tenz des Ge setz ge bers, d.h. der Volks ver tre tun gen, wurde igno‐ 
riert. Die Sprach bil dung ist eine zu tief st de mo kra tische An ge le gen heit, eine
Form der Willens bil dung von unten, die keine Re gle men tie rung von oben
herab er laubt.

Die Recht schrei bre form ist recht lich un ver bind lich, weil die Wie ner
Absichtserklärung vom 01.07.1996 zur Neu re ge lung der deut schen Recht‐ 
schrei bung nach Auf fas sung des Bun des ver fas sung sge richts kein
völkerrechtlich ver bind li cher Ver trag ist. Sie beschränkt sich nicht auf den
Schul-  und Kul tur be reich, denn die In nen mi nis ter wol len die Re form nun
auch in den Behörden einführen und bes trei ten damit die al lei nige Kom pe‐ 
tenz der Kul tus mi nis ter. Aber auch die Beschlüsse der Ministerpräsidenten- 
, Innenminister-  und Kultusminister konferenzen über die Einführung der
Schrei bre form sind nach herr schen der Mei nung führender Ju ris ten man gels
ge setz li cher Ermächtigung recht lich nicht bin dend.
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Die Recht schrei bre form verstößt gegen pädagogische Prin zi pien: Das We ni‐ 
ger‐Feh ler‐Märchen der Kul tus mi nis ter wurde wi der legt. Die Leh re ri ni tia‐ 
tive stellt fest: Recht schreib de fi zite las sen sich nicht auf an ge bliche Mängel
in der bewährten Or tho gra phie zurückführen. Rechtschreibschwächen von
Schülern können ent we der nur mit tels in ten si ver Schreib-  und
Leseübungen oder im Fall einer ausgeprägten Lese- und
Rechtschreibschwäche durch einen in di vi duell ab ges timm ten
Förderunterricht ver bes sert wer den. Die Re for mer haben das pädagogische
Prin zip der Ein deu tig keit nicht beach tet: An ge sichts von zehn ver schie de‐ 
nen Wörterbüchern mit etwa 8.000 Ab wei chun gen al lein zwi schen Duden
und Ber tels mann fehlt nun ein ein heit li cher Korrekturmaßstab. Die Re for‐ 
mer haben somit das Hand werks zeug der Leh rer, das Re gel werk, die
Wörterbücher und Sprachbücher, un brauch bar ge macht. In der Schul praxis
kann kein Leh rer mehr ordnungsgemäß schrei ben, nach schla gen und kor ri‐ 
gie ren. Die Re form boy kot tiert sich somit selbst. Eine ordnungsgemäße
Kor rek tur ist nur nach dem alten Duden möglich.

Geld sch nei de rei und Ver sch wen dung von Steuer gel dern: Die be haup tete
Kostenneutralität der sog. Recht schrei bre form exis tiert nicht. Viel mehr
fand trotz der hohen Kos ten keine Prüfung an hand der
Haushaltsgrundsätze der Not wen dig keit, Zweckmäßigkeit,
Verhältnismäßigkeit, Wirt schaft li ch keit und Spar sam keit statt. Die
Durchführung des bei Schulbüchern üblichen Zu las sung sver fah rens wurde
versäumt. Bei der Recht schrei bre form han delt es sich um eine reine Geld‐ 
sch nei de rei (Prof. Utz Maas, Osnabrück) und um eine Ver schleu de rung von
Steuer gel dern, wie der niedersächsische Lan des rech nung shof fests tellte.

Die Rechtschreibänderung haben nicht die Re form kri ti ker "mies ge macht"
(ge plant: mies ge macht), son dern sie ist "mies ge macht". Sprache und Schrift
haben sich nach "ver gleich ba ren Gesetzmäßigkeiten" ent wi ckelt (Re for mer
Prof. Peter Ei sen berg, Pots dam, Mit glied der neuen Re form kom mis sion). Die
Sprache, die un sere geis tige Le bens welt dars tellt, darf nicht zerstört wer‐ 
den. Ein Stopp der Re form ist daher unerläßlich. Wir sind fest davon
überzeugt, daß die sog. Recht schrei bre form ihren zwei ten Jah res tag nicht
er le ben wird.

29. Juni 1997
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N°2� Spiegel- Verlag und Axel Sprin ger AG keh ren
zur klas si schen Recht schrei bung zurück - 6. Au ‐
gust 2004 - Pres se mit tei lun gen

Rücknahme der Re form ge for dert / Ap pell an Ver lage und Na chrich te na‐ 
gen tu ren, sich anzuschließen

Die Axel Sprin ger AG und der Spiegel- Verlag keh ren in ihren Print-  und
Online- Publikationen zur klas si schen deut schen Recht schrei bung zurück.

Damit wer den die zu den Ver la gen gehörenden Titel, die rund 60 Prozent
(Quelle: MA 2004/II) der Bevölkerung er rei chen, ihre Schreib weise um stel‐ 
len. Glei ch zei tig rich ten die Ver lage einen Ap pell an an dere Ver lage sowie
an die Na chrich te na gen tu ren, sich die sem Schritt anzuschließen und ge‐
mein sam dem Bei spiel der „Frank fur ter All ge mei nen Zei tung“ zu fol gen, die
als ein zige Zei tung die Um stel lung nach kur zer Zeit wie der rückgängig ge‐ 
macht hatte. Ziel die ser Maßnahme ist die Wie de rhers tel lung einer ein heit‐ 
li chen deut schen Recht schrei bung.

Hin ter grund der Ini tia tive ist die man gelnde Ak zep tanz und die zu neh‐ 
mende Ve run si che rung bezüglich des vor ge ge be nen Re gel werks für die
deutsche Schrifts prache. Nach fünf Jah ren prak ti scher Er pro bung in den
Dru ck me dien und sechs Jah ren in den Schu len hat die Re form weder für
pro fes sio nell Schrei bende noch für Schüler Er leich te rung oder Ve rein fa‐ 
chung ge bracht. Im Ge gen teil: Die Ve run si che rung wächst, Ver mi schun gen
von alter und neuer Recht schrei bung sind an der Ta ge sord nung. Wer vor
der Re form si cher schrei ben konnte, macht heute Feh ler. El tern be nut zen
eine an dere Or tho gra phie als Kin der. Leh rer sind zu tief st ve run si chert.

Heu ti gen Schülern be ge gnet der ganz überwiegende Teil der deut schen Li‐ 
te ra tur und li te ra ri schen Überlieferung in der bi she ri gen Recht schrei bung.
Da auch die Meh rheit der deutschs pra chi gen Schrifts tel ler – von Grass bis
En zens ber ger – es ablehnt, daß ihre Werke in neuer Schrei bung er schei nen,
tut sich eine verhängnisvolle, immer brei tere Kluft zwi schen ge lern tem und
ge le se nem Deutsch auf. Be reits die erste Ver sion der Re form war mit gra‐ 
vie ren den Mängeln be haf tet. Eine Viel zahl von Ergänzungen durch die Zwi‐ 
schens taat liche Kom mis sion und die Wörterbuchredaktionen hat die or tho‐ 
gra phi schen Kon ven tio nen in einem Maße erschüttert, daß auf ab seh bare
Zeit die Ein heit li ch keit der deut schen Recht schrei bung ver lo ren scheint.
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Zahl reiche Um fra gen be le gen, daß die Re form von der Meh rheit der
Bevölkerung ab ge lehnt wird. Der Grund hierfür liegt nicht in einer an ge bli‐ 
chen Re form scheu, son dern in der von vie len Bürgern er kann ten oder emp‐ 
fun de nen Unaus ge go ren heit der Neu re ge lung.

Dr. Ma thias Döpfner, Vors tand svor sit zen der der Axel Sprin ger AG, und Ste‐ 
fan Aust, Che fre dak teur des Na chrich ten ma ga zins „Der Spie gel“, be to nen:
„Wir befürworten sehr drin gend not wen dige und sinn volle Re for men in un‐ 
se rer Ge sell schaft. Doch die Recht schrei bre form ist keine Re form, son dern
ein Rückschritt. Die deutsche Sprache braucht keine kultusbürokratische
Überregulierung. Spätestens die neuer liche Re form einer oh ne hin unaus ge‐ 
go re nen Re form führt ins völlige Chaos. Wir wol len dazu bei tra gen, diese
Feh lent wi ck lung zu kor ri gie ren. Die ges chicht liche Er fah rung über Jah rhun‐ 
derte zeigt, daß Sprache sich evolutionär wei te rent wi ckelt. Die Recht‐ 
schrei bung sollte diese Änderungen na ch voll zie hen und nicht vor schrei‐ 
ben.“ Aust und Döpfner stel len fest: „Sechs Jahre nach Einführung der
neuen Recht schrei bung müssen wir alle ein er schre ckendes Fazit zie hen. In
der täglichen Er pro bung ist die Re form ges chei tert. Die Si tua tion ver‐ 
schlim mert sich, die Kon fu sion wird größer. Uns kann es als Ver la gen nicht
gleichgültig sein, wenn Schreib-  und Lesefähigkeit und damit die
Sprachfähigkeit in die sem Land ab neh men. Aus Ve rant wor tung für die na‐ 
ch fol gen den Ge ne ra tio nen emp feh len wir auch an de ren die Been di gung der
staat lich ve rord ne ten Le gas the nie und die Rückkehr zur klas si schen deut‐ 
schen Recht schrei bung.“ Das schließt Neue run gen nicht aus. Auf der Basis
der alten Recht schrei bung kann darüber nach ge dacht wer den, welche
Vorschläge übernommen wer den können. Die Axel Sprin ger AG, der
Spiegel- Verlag und die „Frank fur ter All ge meine Zei tung“ wer den sich sinn‐
vol len An pas sun gen nicht verschließen. Die tech nische Um set zung in den
Print-  und Online- Publikationen der Ver lage soll schnellstmöglich er fol gen.

6. Au gust 2004

N°3� Feh ler sind Eh ren sache - Wir pfei fen auf die
Recht schrei bre form

Chris tian Meier (F.A.Z., 1. Aug. 2005, Nr. 176 / Seite 29)

Die Bi lanz ist nie der sch met ternd. Auch neun Jahre nach dem Beschluß und
der Einführung der neuen Schrei bung an den Schu len ist die Meh rheit da ‐
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ge gen.

Kaum ein ernst zu neh men der Schrifts tel ler denkt daran, auf Neu schrieb
um zus tel len. In der Wis sen schaft gilt Ähnliches. Die li te ra ri schen und sehr
viele an dere Ver lage veröffentlichen fast ausschließlich in bewährter
Schrei bung. Die Leo pol di na, die Aka de mie un se rer na tur wis sen schaft li chen
Spit zen for scher, erklärt in ihren Hin wei sen zur Ma nus kript ges tal tung: "Der
Text soll den Re geln der tra di tio nel len Recht schrei bung fol gen." Nicht we‐ 
nige Zei tun gen und Zeit schrif ten fol gen noch immer oder wie der den
bewährten Re geln. In an de ren herr scht das Dur chei nan der. Hau sor tho gra‐ 
phien wei chen vo nei nan der ab, und außer der s‐Schrei bung wird keine
Regel auch nur einigermaßen zuverlässig ein ge hal ten. Nicht sel ten liest man
Schrei bun gen, die noch un sin ni ger sind als die vor ges chrie be nen: Im Zwei‐ 
fel wird of fen bar die un sin nig ste Möglichkeit gewählt; was im me rhin im pli‐ 
zit ein ver nich tendes Ur teil dars tellt.

Es klingt wie Hohn, ist aber ver mut lich blan ker Un kennt nis ges chul det,
wenn Kul tus mi nis te rin nen for dern, die Ein heit li ch keit der Recht schrei bung
im deut schen Spra chraum müsse be wahrt (!) wer den. Genau um ge kehrt
verhält es sich: Wie de rher ges tellt muß sie wer den.

Dazu scheint sich jetzt end lich ein Weg zu öffnen. Unter der um sich ti gen
Lei tung Hans Ze het mairs ist der von der Kul tus mi nis ter kon fe renz (KMK)
ein ge setzte Rat für Deutsche Recht schrei bung dabei, die um strit te nen Teile
der "Re form" noch ein mal zu prüfen und ge ge be nen falls neue Lösungen zu
erar bei ten. Was er zur Getrennt-  und Zu sam men schrei bung bes chlos sen
hat, ist all ge mein begrüßt wor den. Al lein, ans tatt nun ab zu war ten, was
dabei he raus kommt, iso liert die KMK die Getrennt-  und Zu sam men schrei‐ 
bung und beschließt, alle an de ren Teile der Re form vom heu ti gen 1. Au gust
an ver bind lich zu ma chen, indem sie sie als unum strit ten aus gibt. So for‐ 
dere es die Verläßlichkeit.

Dazu ist zweier lei zu be mer ken: Ers tens gehört es zu den Grund la gen der
De mo kra tie, daß man an deres mei nen kann als die Staats macht. Wo nun
über bes timmte Ma te rien in wei ten Tei len der Bevölkerung ver schie dene
Mei nun gen herr schen, sind diese zwei fel los um strit ten. Wie im vor lie gen‐ 
den Fall etwa Groß- und Klein schrei bung, Sil ben tren nung, Laut- 
Buchstaben-Zuordnung oder die Drei- Konsonanten-Regel. Leu gnet die
Staats macht das, unter dem Motto: was strit tig ist, bes timme ich, so ist das
- po li tisch ge se hen - eine unerträgliche Anmaßung. Nicht die erste in die ser
Ges chichte, welche mit der Ab sicht be gann, einer Sprach ge mein schaft Re‐
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geln des Schrei bens zu dik tie ren. Aber wahr schein lich wis sen die Mi nis ter
auch das nicht, so daß man ihnen höchstens Igno ranz an krei den darf. Das
zweite ist, daß sie mei nen, die Verläßlichkeit ver lange von ihnen die In kraft‐ 
set zung der Re geln, wie sie sind. Wie de rum klingt es wie Hohn. Für wie
dumm muß man Schüler hal ten, wenn man ihnen, bei stren ger Be no tung,
etwas als endgültig hins tellt, was aller Vo raus sicht nach in Kürze verändert
wird? Um von zahl rei chen inz wi schen er folg ten, zwar ge leu gne ten, aber im
Duden hand grei flich voll zo ge nen Wie de rhers tel lun gen alter Schrei bun gen
zu schwei gen. Verläßlichkeit zei gen die Mi nis ter viel mehr nur darin, daß sie
be ra tungs re sistent einen Weg wei ter ver fol gen, von dem inz wi schen längst
ab zu se hen ist, daß er nicht zum Ziel führt. Und sie tun es mit allen Zwang‐ 
smit teln, die ihnen zu Ge bote ste hen, und mit Pres sio nen, an denen sich
an schei nend auch Ministerpräsidenten be tei li gen. In Österreich darf Li te ra‐ 
tur in bewährter Schrei bung in der Schule nicht mehr be nutzt wer den. Of‐ 
fen bar ist es wich ti ger, daß Kin der nicht im Lesen ir ri tiert, als daß sie mit
Wer ken von Grass, En zens ber ger, Wal ser oder Je li nek ver traut wer den.
Auch Leihbüchereien sol len schon von dem Ba zillus gesäubert wor den sein.
Wo so etwas de kre tiert wird, pfeift man auf dem letz ten Loch. Denn
selbstverständlich be ge gnen die Schüler überall der bewährten Schrei bung;
in alten Schulbüchern, die noch im Ge brauch sind, wie in neuen Text samm‐ 
lun gen li te ra ri scher und his to ri scher Art, da viele Au to ren da rauf bes te hen,
daß ihre Texte nicht um ges tellt wer den. Die Leh rer be herr schen die neuen
Re geln nur unzulänglich (und man hat ja auch manch mal den Ein druck, daß
sie Wich ti geres zu tun hätten). Schließlich: Kann, soll, darf man die Schüler
von der Lektüre guter Zei tun gen und von mehr als neu nund neun zig
Prozent der deutschs pra chi gen Li te ra tur ab kap seln? Diese Be ge gnung also
müssen sie schon au shal ten. Und man darf sie des we gen nicht ei gens hys te‐ 
risch ma chen. Wer meint, daran etwas ändern zu können, steht mit der
Realität auf Kriegsfuß.

Man kann sich fra gen, warum so viele - ge rade unter den Schrifts tel lern -
sich dem Neu schrieb ver wei gern. Viel leicht aus Anhänglichkeit an
Überholtes in reformbedürftiger Zeit? Genau das Ge gen teil ist der Fall. Es
ist nicht zu mut bar, gram ma tisch falsche Schrei bun gen ("du hast ganz
Recht"), das Auge ver let zende Wortungetüme ("Schlusss zene", "Pro gramm‐ 
messe") und sons ti gen Schwach sinn ("eine Hand voll Kul tus mi nis ter") zu
übernehmen. Man müßte sonst nichts von Sprache vers te hen. Und im
übrigen: Ja, wir brau chen drin gend Re form und In no va tion. Aber sie müssen
einen Sinn haben, sonst sind sie schlim mer als bloßes Be har ren. Sie dürfen
auch nicht, wie weite Teile die ser "Re form", auf das frühe neun zehnte Jah ‐
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rhun dert zurückführen, denn der Neu schrieb ist überholt, nicht die
bewährte Schrei bung! Und sie soll ten nicht so obrig keit lich an set zen wie
die ser an ders gar nicht denk bare Ver such, einer Sprach ge mein schaft von
mehr als hun dert Mil lio nen gram ma tisch falsche Schrei bun gen und an de ren
Un sinn auf zuer le gen.

Wie ist es zu erklären, daß un sere Kul tus mi nis ter de rart starr an der
mißglückten Re form fes thal ten? Ob wohl sie, spricht man sie ein zeln, so
unein sich tig gar nicht sind. Sind sie zu weit von der Wirk li ch keit ent fernt?
Gehen sie in keine Bu ch hand lung? Lesen sie keine Zei tun gen, oder tun sie
es nicht gründlich? Be kom men sie nur geschönte Be funde ap por tiert? "Wir
ste hen zu den Beschlüssen der KMK - alles an dere führt ins Chaos", ver lau‐ 
tet aus Pots dam. Warum um alles in der Welt wis sen die Mi nis ter nicht, daß
sie es sind, die das Chaos an ge rich tet haben und immer wei ter nähren?

Ge rade acht Prozent der Deut schen sind nach letz ten Um fra geer geb nis sen
für den Neu schrieb. Landläufige Ver nunft ver mag dieses Rätsel nicht zu
lösen. Man scheut sich in die sem doch einigermaßen de mo kra tisch ge sit te‐ 
ten Lande, überhaupt nur für möglich zu hal ten, was von den Behörden
evident seit neun Jah ren prak ti ziert wird. Der Tat bes tand ist schlech ter‐ 
dings nicht zu fas sen. Die ein zig mögliche Ant wort, die ich sehe, ist, daß die
Mi nis ter in die sem Punkt ihre Urteilsfähigkeit jenen Ideo lo gen und
Betonköpfen überantwortet haben, die als Ar beits gruppe Recht schrei bung‐ 
sre form der KMK im ver bor ge nen wir ken. Unter die sen Umständen wird es
für die, die nicht dem Dik tat der Mi nis ter un ters te hen, nicht nur ein großes
Vergnügen, son dern ge ra de zu eine Eh ren sache sein, von heute an falsch zu
schrei ben.

Dis cus sions
Yan nick Le franc

J’ai me rais sa voir pour quoi ils ont fait cette ré forme. Qui a eu cette idée- 
là ? Et sur quelle base ? Qui a dé ci dé ça ? Et au nom de qui ?

Cé cile Jahan

Les mo ti va tions sont so ciales, pas tel le ment lin guis tiques à l’ori gine. En fait,
le pro jet a été mis en place dans les an nées 1980, mais l’idée d’une ré forme
est déjà bien an té rieure. C’est même presque au len de main de la Se conde
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Guerre mon diale, lors qu’on voit que les pays oc ci den taux, l’Al le magne en
par ti cu lier, n’ont pas de bons ré sul tats sco laires, que la re cherche n’est pas à
la hau teur de la ca pa ci té du pays, … que l’on com mence à s’in quié ter de la
for ma tion des Al le mands et des jeunes des pays oc ci den taux. Et donc c’est
là qu’on re proche à l’école de ne pas cor rec te ment for mer ces jeunes et on
constate que ces jeunes ont de grandes dif fi cul tés et, en par ti cu lier, des dif‐ 
fi cul tés dans la maî trise de la langue al le mande, et ce qui bloque, dans cet
ap pren tis sage de la langue, c’est l’or tho graphe. Donc, ça part d’un constat
qui est so cial, d’une crise so ciale, on remet en ques tion la for ma tion qui est
faite. Les pays oc ci den taux ne sont plus à la hau teur par rap port à leur ni‐ 
veau de vie et il faut faire quelque chose. Et c’est comme ça que cette ré‐ 
forme or tho gra phique est ap pa rue un peu dans le débat.

Il faut se sou ve nir aussi qu’à ce moment- là, l’Al le magne est en core di vi sée
en deux Al le magne (RFA, RDA) et que les Al le mands de l’Est avaient songé à
une ré forme déjà bien avant, c’est- à-dire dans les an nées 1960. On a déjà
com men cé à tra vailler à une sim pli fi ca tion de l’or tho graphe ; il y a aussi un
tra vail ter mi no lo gique et idéo lo gique im por tant qui est fait en Al le magne à
cette époque‐là et l’Al le magne de l’Ouest ne veut pas être en re tard par rap‐ 
port à ça et lance donc le pro ces sus de ré forme pour rat tra per ses voi sins.

Il y a donc une concur rence et il y a sur tout une mo ti va tion so ciale qui a été
trai tée lin guis ti que ment.

Da niel Coste

Ça veut dire que par rap port aux ob jec tifs que vous évo quiez, l’éva lua tion
porte sur dif fé rents ni veaux d’ob jec tifs. Ça a veut dire que l’ob jec tif ini tial
n’est pas sim ple ment un ob jec tif de po li tique lin guis tique, mais qu’il a été
pré sen té sans doute par les dé ci deurs res pon sables en termes d’uti li té so‐ 
ciale et de po li tique édu ca tive. Il y a donc quand même une re la tion de
cor res pon dance assez étroite, plus qu’un dé ca lage à mon avis, entre les
ob jec tifs af fi chés et les points sur les quels l’éva lua tion cri tique porte.

Cé cile Jahan

Elle a aussi été pré sen tée comme une me sure d’amé na ge ment lin guis tique.
Ce sont plus les ins ti tuts qui ont été im pli qués dans la ré forme, qui ont été
sol li ci tés pour faire les nou velles règles, des cher cheurs, qui ont aussi pré‐ 
sen té la ré forme comme un amé na ge ment de cor pus. Mais ef fec ti ve ment, le
dis cours po li tique, c’était de dire « c’est une po li tique so ciale ».

Odile Schneider- Mizony
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Je vou drais in ter ve nir sur deux points es sen tiels en rap port avec la ques‐ 
tion posée par M.  Le franc pré cé dem ment et qui concernent, di sons, les
rai sons de la ré forme. Il fau drait peut‐être dis tin guer d’une part le dis‐ 
cours qui a été tenu par les ré for ma teurs, parce qu’ils pen saient que
c’était le dis cours qui de vait être tenu et qui était éven tuel le ment un dis‐ 
cours de sim pli fi ca tion ou un dis cours avec ar gu men ta tion di dac tique.
Mais ce n’était pas une des rai sons im por tantes de la ré forme. Une rai son
de la ré forme est que tout sys tème gra phique évo lue au cours du temps et
qu’on passe for cé ment d’une écri ture qui re lève plus du scrip teur vers
une écri ture, un sys tème gra phique qui prend mieux en compte le dé co‐ 
dage et que ça en traîne des trans for ma tions or tho gra phiques. Dans la
me sure où la langue évo lue, il faut aussi que le sys tème gra phique prenne
ceci en compte. Seule ment, comme c’était un dis cours de spé cia liste, un
dis cours de lin guiste, et de lin guiste sys té miste, de gens qui s’oc cupent de
gra phé ma tique, ce n’était pas le dis cours qui pou vait être tenu dans ce
cadre. Donc, par rap port à ça, vous avez dit à la fin que les éva lua tions qui
ont été faites étaient des éva lua tions en termes de po li tique so ciale, bien
évi dem ment. C’est vrai que le grand pu blic, qui n’est pas ex pert, n’est ab‐ 
so lu ment pas in for mé des né ces si tés de la gra phé ma tique d’un sys tème, il
n’a au cune idée des ar gu ments d’après les quels on peut éva luer ce type de
ré forme du point de vue lin guis tique.

Par rap port à ça, il ne faut pas trans for mer les te nants de la ré forme, j’al‐ 
lais dire, en gens plus bêtes qu’ils n’ont été. Vous avez beau coup évo qué
les ad ver saires. Mais, dans leur im mense ma jo ri té, les lin guistes étaient
des te nants de la ré forme pour des ar gu ments qui étaient autre chose que
des en quêtes bi zarres qui n’étaient pas en core en place au mo ment où les
grands mou ve ments en 1953 ont dé bu té pour mettre au point des com‐ 
mis sions or tho gra phiques in ter na tio nales. Et par rap port aux ar gu ments
que vous évo quez dans les textes, ef fec ti ve ment ils sont croi sés dans les
dif fé rents textes, parce que ce sont des topoi.

Cé cile Jahan

J’en suis consciente. Je n’ai pas du tout parlé des éva lua tions po si tives, il y
en a eu quand même évi dem ment, y com pris par la so cié té ci vile uni que‐ 
ment, pas seule ment par les ex perts. Et puis il y a aussi l’éva lua tion ex perte
faite par les lin guistes. Mais là, c’est plus une éva lua tion qu’on trouve dans
des re vues spé cia li sées de lin guis tique où l’ar gu men ta tion est stric te ment
lin guis tique, mais celle- là, elle n’est pas tel le ment ac ces sible à la so cié té ci ‐
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vile. En fait, moi, ce qui m’in té res sait, c’était de voir com ment était éva luée
la ré forme or tho gra phique et com ment en trer par le biais de l’éva lua tion
dans la ré forme or tho gra phique. Et quand on consulte In ter net et qu’on lit
les jour naux ou la presse, ça m’ap pa rais sait comme un biais in té res sant
parce que c’est celui qui est le plus pré sent. Mais, évi dem ment, il y a aussi
une éva lua tion lin guis tique, faite par des ex perts, qu’on trouve dans les ma‐ 
ga zines spé cia li sés, et il y a aussi d’autres types d’éva lua tion dont je n’ai pas
parlé.

Jean- Michel Eloy

C’est vrai que j’ai envie de ré agir aussi là- dessus, parce qu’il y a des si mi li‐ 
tudes frap pantes dans les ar gu men ta tions avec ce qu’on a en ten du en
France et aux quelles j’ai été mêlé plus que de rai son. Pour re ve nir sur
cette ques tion des mo ti va tions : ce qui me frappe, c’est qu’au cune des mo‐ 
ti va tions al lé guées n’est convain cante, au cune, c’est- à-dire qu’on ne peut
pas croire qu’ils aient fait tout ce travail- là pour au cune des rai sons avan‐ 
cées.

En re vanche, il y a une idée, un thème qui per met de sub su mer un peu
tout ça. Ce n’est pas par ha sard, il me semble, si en France cette affaire- là
a été en ga gée par Ro card a, c’est le thème de la mo der ni té. Et ef fec ti ve‐ 
ment, si on admet cette pers pec tive, la mo der ni té, c’est un mot qui n’a pas
un sens très pré cis, c’est «  l’au berge es pa gnole  », cha cun y met ce qu’il
veut. Les uns vont y mettre leur avan cée pé da go gique, d’autres vont y
mettre des en jeux so ciaux, d’autres vont y mettre des en jeux éco no‐ 
miques. Aucun des ac teurs ne voit l’en semble, y com pris aucun des dé ci‐ 
deurs prin ci paux ne voit l’en semble. Je me rap pelle avoir posé la ques tion
di rec te ment à Mi chel Ro card quelques an nées après - je l’avais ren con tré
sur un quai de gare -, il m’a dit « ah, oui, on a fait ça pour les in for ma ti‐ 
ciens », ce qui était une ré ponse à peu près idiote… Je crois que ce qui a
per mis de lan cer cette af faire‐là, c’est le thème de la mo der ni té, cha cun y
met tant ce qu’il veut. Moi, c’est la seule ré ponse que je trouve à la ques‐ 
tion de la mo ti va tion.

Par rap port à votre ex po sé que j’ai trou vé tout à fait pas sion nant, il y a
quand même une ques tion qui, me semble- t-il, pour rait être abor dée et
ap por ter des consi dé ra tions en plus. C’est : quelles sont les pra tiques que
les gens ont des normes ? L’exis tence des normes, on a ten dance à croire
que, comme par magie, ça agit sur la réa li té. En France, il y a cette ha bi‐ 
tude d’écrire « la », déjà au sin gu lier, « Norme » avec ma jus cule. Et à par tir
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de là, on croit que, par magie, ça change quelque chose. Une ver sion de la
norme, c’est un simple texte et puis la preuve est que si per sonne ne lit ce
texte, il ne sert à rien, tout sim ple ment.

Dans les études ju ri diques fran çaises, il y a une grande fai blesse, pa raît‐il,
sur ce plan‐là. Ça veut dire que les ju ristes en France étu dient les normes
ju ri diques et se pré oc cupent fort peu de la façon où elles sont ap pli quées
par la so cié té. Il me semble qu’il y a tout un en semble de consi dé ra tions
là, qui se raient : quelles sont les pra tiques des normes or tho gra phiques ?
Et on se rait pro ba ble ment sur pris par le ré sul tat. Je pense en par ti cu lier
aux études qui ont été faites à Gre noble par Vincent Lucci et Agnès
Millet b. Il y a au moins une étude qui a été faite sur com mande de la
DGLF et qui mon trait des choses tout à fait éton nantes, à sa voir qu’on ap‐ 
plique les normes qu’on veut. Dans le même temps où il y avait la grande
dis pute en France sur la ré for mette de l’or tho graphe, le maire de Paris,
qui était à l’époque Jacques Chi rac, en voyait à deux mil lions et demi de
foyers une feuille d’im pôts. Et comme vous le savez, de puis un cer tain
temps, la mode est de mettre quelques lignes ma nus crites pour dire
« chers conci toyens, vous allez payer des im pôts, mais tout va bien se pas‐ 
ser  ! » Sur quatre lignes, il man quait trois ac cents cir con flexes et c’était
évi dem ment le signe d’un scrip teur de pres tige. Quand on est au‐des sus
de la mêlée, on ne met pas les cir con flexes. C’est la pe tite se cré taire qui,
elle, ne sera pas par don née s’il manque un cir con flexe, mais le chef non,
bien sûr, lui, il ne les met pas. Il y a des pra tiques so cia le ment dis tri buées,
so cia le ment si gni fi ca tives, des normes, qui font que même les dé cla ra‐ 
tions, les dis cours hos tiles ou fa vo rables aux ré formes prennent fi na le‐ 
ment un autre sens.

Yan nick Le franc

Je vou drais faire une re marque. Il y a un as pect car ré ment exis ten tiel dans
ces his toires d’or tho graphe, non parce que je suis Fran çais, mais je pense
que, même en Al le magne, ça doit être de ce genre- là. Je me de mande si cela
tourne au tour de la no tion de fixi té, de sta bi li té, d’ordre, de pé ren ni té, etc.
On s’ac croche à un cer tain nombre d’élé ments qui sont à la fois pa thé tiques
et tragi‐co miques en même temps. En effet, ce qui est quand même ter rible,
je prends un petit point, c’est que sui vant les ré formes - 1996, 2004, 2006 -,
c’est le fait qu’on ait le choix, qu’il y ait un flot te ment entre des formes  :
« soit vous faites ça, ou ça ou ça, comme vous vou lez ». Ça doit être très dif‐ 
fi cile pour des en sei gnants, cam pés sur un cer tain choix de formes justes
ver sus formes in justes, de se re trou ver avec un cer tain nombre d’élé ments
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où on a le choix entre une forme qui, dans l’his toire per son nelle de l’in di vi‐ 
du, lui il a été in cul quée comme juste et qu’on lui a de man dé d’in cul quer
comme juste dans sa for ma tion de prof, in di vi du qui a par ti ci pé à, ce que
j’ap pelle plu tôt que la po li tique lin guis tique, la po lice lin guis tique. Per son‐ 
nel le ment, c’est un peu le terme que j’uti li se rai de ma nière gé né rale, plu tôt
que «  po li tique lin guis tique  », à par tir du mo ment où c’est fait en haut et
qu’on n’a pas trop le droit de dis cu ter. Là, il y a eu des dis cus sions, on se
rap proche peut‐être du débat. Voilà un prof qui est le po li cier de la langue,
gar dien de l’ordre du dis cours ou de la langue et qui d’un seul coup doit
chan ger. Et qu’est‐ce qu’il va faire quand il va ren con trer des pa rents
d’élèves qui vont lui dire, s’il est dans le même vil lage, « mon fils, main te‐ 
nant, on ne le cor rige plus pour telle ou telle chose, alors que moi, vous vous
sou ve nez, vous m’aviez re pris en pu blic » ? Je crois qu’il y a là quelque chose
qui est beau coup moins se con daire qu’on ne le pense, même si je ra conte ça
d’une façon anec do tique. Il me semble que les en jeux, ce sont des en jeux
vrai ment de po lice, au sens de do mes ti ca tion des su jets par lants, je dirai ça
en an glais, «  do mes ti ca tion of sa vage mind  », c’est le terme qu’uti li sait
Goudy et qui n’est passé qu’en sous‐titre dans la tra duc tion fran çaise, on a
pré fé ré « rai son gra phique », c’était moins violent, et po li tique lin guis tique,
po li tique édu ca tive, entre guille mets, c’est lié c. Je di rais même que la langue
est in trin sè que ment po li ti co‐po li cière par son mode de fa bri ca tion, on le
sait de puis beau coup de tra vaux, no tam ment ceux de Ba li bar ou d’autres.
Donc, on ar rive dans quelque chose où on est obli gé de re con naître
peut‐être que le po li tique est de toute façon dans la langue, si c’est une
langue fa bri quée comme le fran çais ou l’al le mand, où on voit com ment on
fa brique ces langues‐là. Et l’arabe, c’est en core plus dan ge reux d’en par ler.

Cé cile Jahan

Ef fec ti ve ment, quand on a au to ri sé des al ter na tives gra phiques, les gens
se sont énor mé ment plaints en di sant que ça pro vo quait beau coup de
confu sions et de déso rien ta tions dans l’ap pren tis sage de l’or tho graphe.
C’est pour ça qu’en 2006, pour cer tains as pects, on est re ve nu à ce qu’on
avait avant  : des règles très strictes qui sont à nou veau sanc tion nées
comme à l’époque des pa rents ou des grands- parents. Ça a donc quand
même eu un effet sur la dé ci sion po li tique. Ce qui m’a éton née ce pen dant,
c’est peut- être plus l’in verse  : dans cette ré forme, il y a plu sieurs types
d’in ter ven tions. Il y en a une qui est au to ri taire, c’est‐à‐dire que pour cer‐ 
tains as pects de la langue, on a dit « c’est comme ça main te nant et pas au‐ 
tre ment, on ne dis cute pas », et puis, pour d’autres as pects, on a dit « vous
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faites comme vous vou lez, on vous laisse la li ber té de choi sir ». Donc, je
me re pré sente ça comme un sché ma, une es pèce de cercle avec des
cercles à l’in té rieur. Il y a un noyau dur avec des dis po si tions lin guis‐ 
tiques qui ont été im po sées, qui n’étaient pas dis cu tables, et puis après, il
y a un noyau au tour, qui est le noyau, je di rais, de to lé rance, où l’on peut
faire un peu comme on veut, puis après, il y a en core un cercle au tour, où
c’est l’or tho graphe tra di tion nelle qui a été main te nue.

Ce qui a été cri ti qué, c’est le cercle des to lé rances, c’est‐à‐dire le cercle
où on di sait aux gens « vous faites comme vous vou lez, on ne vous em bête
pas avec des règles de gram maire, etc. ». Le noyau dur n’a pas été remis en
ques tion. Donc, pour moi, c’est aussi un autre as pect qui m’étonne, quand
je dis qu’on cri tique le côté anti‐dé mo cra tique et au to ri taire de la ré‐ 
forme, ce n’est pas le noyau dur qui est remis en ques tion, c’est la façon
dont ça s’est passé sur le plan ju ri dique, parce que l’Al le magne a une tra‐ 
di tion dif fé rente de la France et là, on était dans un pro ces sus qui sor tait
un peu de l’or di naire. Mais le noyau dur n’a pas été remis en ques tion, et
au ni veau des pra tiques, pour avoir re gar dé un peu des pro duc tions et
puis pour avoir aussi écou té des en sei gnants, le noyau dur est ap pli qué
sans pro blèmes.

Claude Tru chot

C’est une ob ser va tion, ce n’est pas vrai ment une ques tion. Je vou drais re le‐ 
ver un as pect qui est ap pa ru à la fois dans cette in ter ven tion et d’une cer‐ 
taine ma nière aussi dans les deux autres. Jean‐Mi chel Eloy a parlé de mo‐ 
der ni té et de l’im por tance qu’on ac cor dait à la mo der ni té, par exemple dans
la ré forme de l’or tho graphe en France. Il en est sans doute de même dans la
ré forme de l’al le mand. Fran çois Gau din fai sait bien ap pa raître le rôle des re‐ 
pré sen ta tions. Je pense qu’en ce qui concerne la Loi Tou bon, elle a une cer‐ 
taine forme, une cer taine puis sance, un cer tain rôle sym bo lique. On voit ap‐ 
pa raître un as pect, me semble- t-il, que je pour rais qua li fier éven tuel le ment
d’«  idéo lo gique  » dans une in ter ven tion sur la langue. Je n’em ploie pas, à
des sein, le terme de « po li tique lin guis tique », conten tons‐nous, pour l’ins‐ 
tant, d’« in ter ven tion sur la langue ». Il y a cet as pect « idéo lo gique » dans
les mé dias et néan moins, il y a des ex perts ou des po li tiques qui vont éva‐ 
luer. Et la ques tion est  : com ment va‐t‐on éva luer l’idéo lo gique ? Cela me
semble être quand même un des pro blèmes de base, parce qu’on ver ba lise
sur autre chose que l’idéo lo gique, on va ver ba li ser sur du so cial, sur de
l’éco no mique, etc., sur la mo der ni té aussi d’ailleurs, on peut ver ba li ser ai sé‐ 
ment là‐des sus. Je pense que c’est un pro blème qui va se poser de ma nière
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ré cur rente dans le tra vail que l’on mène. Com ment in té grer cet as pect  ?
Com ment in té grer cette di men sion ?

X

Oui, parce que l’idéo lo gie, on est de dans, com ment la voir de l’ex té rieur ?
A la ri gueur, le pro gramme d’ac tion, on est à l’ex té rieur, on peut l’éva luer,
mais l’idéo lo gie, on est dans le même bain. Ce que je trouve frap pant dans
ce que vous avez dit, c’est que les gens pro testent contre une marge de va‐ 
ria tion, vous savez bien, la haine de la va ria tion, le refus de la va ria tion,
alors que nous sa vons bien qu’ils sont tous va riants dans leur pra tique
d’écri ture. Donc, la va ria tion, en réa li té de tous les jours, n’est pas pen sée,
elle ne veut pas être pen sée, on n’en veut pas. C’est le refus de la va ria tion,
ce qui est une sorte de refus de la di ver si té aussi et, à ce moment- là, il me
semble que ça nous ren voie à des construc tions an thro po lo giques, à sa‐ 
voir la co hé sion du groupe hu main et je ne veux voir qu’une seule tête et
on est com plè te ment dans l’idéo lo gie. A ce mo ment‐là, vous avez des op‐ 
tiques dif fé rentes et je ren voie au sché ma que je trouve vrai ment fon da‐ 
teur qui fi gure dans le livre de Ro bert Le Page et An drée Tabouret- Keller
in ti tu lé Acts of Iden ti ty d. On est là dans le fonc tion ne ment idéo lo gique à
la fois de la langue et du groupe hu main, parce que c’est la même chose.
Cer tains veulent le mo dèle « je ne veux voir qu’une seule tête » et d’autres
veulent…, « on fait feu de tout bois », on fait un « ins tant pid gin », comme
ils disent.

NOTES

1  Re gel werk zur Neu re ge lung der deut schen Recht schrei bung  : le ma nuel
conte nant les règles of fi cielles est édité par l’Ins ti tut pour la langue al le‐ 
mande (Ins ti tut für deutsche Sprache ou IdS en abré gé), l’un des or ga nismes
im pli qués dans le pro ces sus de ré forme. L’IdS est éga le ment un centre de
re cherche en lin guis tique, so cio lin guis tique et dans d’autres do maines en
lien avec la lin guis tique.

2  « …une sim pli fi ca tion de l’or tho graphe par la sup pres sion des ex cep tions
et des par ti cu la ri tés. » (trad. CJ)

3  « …l’or tho graphe s’ap prend et s’ap plique plus fa ci le ment. » (trad. CJ)

4  «  La Com mis sion in ter éta tique pour l’or tho graphe al le mande va conti‐ 
nuer à se pré oc cu per du main tien de l’unité de l’or tho graphe dans l’es pace
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ger ma no phone. » (trad. CJ)

5  « Comme le dis po si tif de 1901/1902, la nou velle or tho graphe of fi cielle est
aussi obli ga toire dans les ins ti tu tions pour les quelles l’État exerce à cet
égard une com pé tence ré gle men taire. Il s’agit d’une part des écoles et,
d’autre part, des ad mi nis tra tions. Au- delà, elle sert de mo dèle pour tous les
autres do maines dans les quels les in ter lo cu teurs sou haitent se cal quer sur
une or tho graphe la plus éta blie pos sible. Cela vaut par ti cu liè re ment pour les
im pri me ries, les mai sons d’édi tion, les ré dac tions mais aussi pour les par ti‐ 
cu liers. » (trad. CJ)

6  « Les nou velles règles fo ca lisent sur la sup pres sion de toute at teinte au
prin cipe éty mo lo gique. » (trad. CJ)

7  «  Le nombre de cé li ba taires aug mente avec le nombre de di vorces.  »
(trad. CJ)

8  « L’or tho graphe tra di tion nelle de meure comme va riante. » […] « La nou‐ 
velle ré gle men ta tion écarte avant tout les ab sur di tés. En même temps, elle
veut lais ser plus de marge à la dé ci sion du scrip teur. » […] « Une plus grande
li ber té est lais sée au scrip teur. » (trad. CJ)

9  On peut citer parmi les per son na li tés op po sées à la ré forme l’écri vain
Günter Grass ou en core le cri tique lit té raire Mar cel Reich‐Ra ni cki.

10  « n’ap porte au cune sim pli fi ca tion », « re fusent », « in uti li sable », « Dans
la pra tique sco laire, aucun en sei gnant ne sait plus écrire de ma nière
conforme aux règles. » (trad. CJ)

11  «  la ré forme n’a ap por té d’al lè ge ment ni pour les scrip teurs pro fes sion‐ 
nels ni pour les élèves. » (trad. CJ)

12  « dé bâcle, « chaos », « dé truit » (trad. CJ))

13  « in sé cu ri té », « dé sta bi li sé », « confu sion », « mé lange » (trad. CJ)

14  « le chaos », « le désordre » (trad. CJ)

15  « échec ca tas tro phique », « raté » (trad. CJ)

16  « Dans l’ex pé ri men ta tion quo ti dienne, la ré forme a échoué », « un bilan
conster nant » (trad. CJ)

17  « Le bilan est ac ca blant », « la ré forme échouée » (trad. CJ)

18  « la soit- disant ré forme » (trad. CJ)

19  « la confu sion aug mente », « plus grave qu’une simple obs ti na tion », « Les
en sei gnants sont pro fon dé ment dé sta bi li sés  », «  La si tua tion s’ag grave  »,
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« avec d’im por tantes im per fec tions » (trad. CJ)

20  « Celui qui sa vait écrire avec as su rance avant la ré forme fait des fautes
au jourd’hui. » (trad. CJ)

21  « La ré forme se base sur 112 règles avec 1106 mo da li tés d’ap pli ca tion qui
contiennent 111 listes de mots équi va lant à 1130 mots à mé mo ri ser ou à
consul ter. » (trad. CJ)

22  « une at teinte mas sive à la sé man tique et la gram maire de la langue. »
(trad. CJ)

23  « Il n’est pas rai son nable d’ac cep ter des écri tures qui sont gram ma ti ca le‐ 
ment fausses [tu as tout à fait rai son] (…)  », «  des monstres lexi caux qui
heurtent le re gard » (trad. CJ)

24  « un chaos de mil liers de formes d’écri tures se contre di sant et ré par ties
dans dix dic tion naires dif fé rents. » (trad. CJ)

25  « Les pa rents uti lisent une autre or tho graphe que les en fants. » (trad. CJ)

26  « Les orthographes- maison (ou or tho graphes lo cales) dif fèrent les unes
des autres. » (trad. CJ)

27  « La ré forme or tho gra phique en freint les prin cipes pé da go giques. » « Les
dé fi cits en ma tière d’or tho graphe ne peuvent être at tri bués à de pré ten dus
manques dans l'or tho graphe tra di tion nelle (qui a fait ses preuves). Les fai‐ 
blesses que ren contrent les élèves en or tho graphe ne peuvent être amé lio‐ 
rées qu'au moyen d’exer cices de lec ture et d’écri ture ou, dans le cas de
fortes fai blesses en or tho graphe et en lec ture, par le biais de cours de sou‐ 
tien adap tés in di vi duel le ment. » (trad. CJ)

28  « L’in sé cu ri té gran dit, les mé langes entre l’an cienne et la nou velle or tho‐ 
graphe font par tie du quo ti dien. Celui qui sa vait écrire avec as su rance avant
la ré forme fait au jourd’hui des fautes. (…) Les en sei gnants sont pro fon dé‐ 
ment dé sta bi li sés. » (trad. CJ)

29  « Bien en ten du, les au teurs et les édi teurs ger ma no phones les plus im‐ 
por tants re fusent la nou velle ré gle men ta tion pour leurs livres. », « D’après
des son dages, la po pu la tion est à 90 % contre la ré forme. » (trad. CJ)

30  « Car bien en ten du, les élèves ont à faire par tout avec l’or tho graphe tra‐ 
di tion nelle (qui a fait ses preuves), dans les vieux ma nuels sco laires qui sont
en core uti li sés, de même que dans les re cueils ré cents de textes lit té raires
et his to riques, car beau coup d’au teurs in sistent pour que leurs textes ne
soient pas trans po sés. Les en sei gnants ne maî trisent les nou velles règles
que de ma nière in suf fi sante. » (trad. CJ)
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31  « re fu ser », « l’ac cep tion in suf fi sante. » (trad. CJ)

32  « re fu ser », « Il n’y a guère d’écri vain sé rieux qui ne pense à pas ser à la
nou velle écri ture. », « D’après les ré sul tats des der niers son dages, huit pour
cent des Al le mands sont à ce jour pour la nou velle or tho graphe, » (trad. CJ)

33  « des coûts éle vés », « gas pillage des im pôts » (trad. CJ)

34  « une ré forme im po sée de ma nière non dé mo cra tique » (trad. CJ)

35  «  la fin d’une dys lexie or don née par l’État », « La langue al le mande n’a
pas be soin d’une sur ré gu la tion ve nant de la bu reau cra tie des Mi nis tères de
l’édu ca tion et de la culture. » (trad. CJ)

36  « dic ter » (sens im pé ra tif), « dik tat » (trad. CJ)

37  «  la com pé tence du lé gis la teur, c’est- à-dire des re pré sen ta tions du
peuple, a été igno rée » « De même, les dé ci sions (au sens d’ar rê tés, de dé‐ 
crets) prises lors des confé rences des ministres- présidents, des mi nistres
de l’in té rieur et des mi nistres de l’édu ca tion et de la culture concer nant l’in‐ 
tro duc tion de la ré forme or tho gra phique ne sont pas, d’après l’avis do mi‐ 
nant de ju ristes in fluents, ju ri di que ment contrai gnantes faute de s’ap puyer
sur une loi. » (trad. CJ)

a  Mi chel Ro card est Pre mier mi nistre de mai 1988 à mai 1991.

b  LUCCI Vincent, MILLET Agnès (Coord.), 1994, L'or tho graphe de tous les
jours. En quête sur les pra tiques or tho gra phiques des Fran çais, Paris, Cham‐ 
pion.

c  GOODY Jack, 1977, The Do mes ti ca tion of the Sa vage Mind, (trad. Fran‐ 
çaise), La rai son gra phique, Paris 1979, éd. de Mi nuit, coll. Le sens com mun.

d  LE PAGE Ro bert, TABOURET- KELLER An drée, 1985, Acts of Iden ti ty.
Creole- based Ap proaches to Lan guage and Eth ni ci ty, Cam bridge, Uni ver si ty
Press.

RÉSUMÉS

Français
Après avoir situé la ré forme or tho gra phique al le mande dans son contexte
na tio nal et extra- national et du point de vue de son conte nu, ses en jeux, ses
ob jec tifs et ses vi sées, nous nous in té res sons dans cette contri bu tion aux
éva lua tions dont elle a fait l’objet. Par tant du constat qu’il n’existe pas en Al‐ 
le magne d’ins tance éva lua tive pro pre ment dite, nous sommes ame née à
consi dé rer la ré cep tion de la ré forme or tho gra phique par la so cié té ci vile.
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C’est, en effet, dans le champ de la ré cep tion que l’on trouve des ju ge ments,
des points de vue, des ap pré cia tions, des éva lua tions. L’étude de trois textes
éma nant de trois groupes d’ac teurs so ciaux dif fé rents per met tra de nous
in ter ro ger sur les rai sons sym bo liques, so ciales qui ex pliquent leurs prises
de po si tion et de faire res sor tir des cri tères éva lua tifs que nous met trons en
pa ral lèle avec les ob jec tifs an non cés.

Deutsch
Die ser Bei trag han delt von der deut schen Recht schreib re form von 1996 bis
2006 und deren Be wer tun gen durch die öf fent li che Mei nung. Im ers ten Teil
wer den der na tio na le und extra‐na tio na le Kon text um die Ein füh rung der
Re form vor ge stellt, sowie deren In hal te, Grund sät ze und po li ti sche und so‐ 
zia le Ziel set zun gen näher aus ge führt. Da es in Deutsch land keine Be wer‐ 
tungs in stanz im ei gent li chen Sinne gibt, kon zen triert sich der zwei te Teil
auf die Art und Weise, wie die Ge sell schaft auf die Recht schreib re form re‐ 
agiert hat. Die Re zep ti on der Re form wird hier an hand von drei Tex ten ana‐ 
ly siert, in denen be trof fe ne Au toren ihre Mei nun gen und Ur tei le dar stel len.
Die Ana ly se un ter sucht die sym bo li schen und so zia len Grün de, die diese
Stel lung nah men mo ti vie ren und ar bei tet deren Be wer tungs kri te ri en her aus,
die in Ver bin dung mit den ur sprüng lich an ge kün dig ten Ziel set zun gen der
Re form ge setzt wer den.
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