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convient de concevoir l a ré férence en tant qu 'un rapport entre u n symbole d u langage et quelque 
chose ayant son existence onthologique. S ' i l n 'en é t a i t pas ainsi , argumente-t-il , l 'onthologie 
deviendrai t l 'affaire de l a l inguis t ique. M ê m e , en reconnaissant que le mot d é n o t e , s ' e s t -à -d i re 
q u ' i l se r é fè re à quelque chose de rée l , on n'est pas obl igé d'accepter u n engagement onthologique, 
c ' e s t - à -d i r e l 'aff i rmation que l 'objet d é n o t é possède telles ou telles q u a l i t é s , car u n engagement on
thologique ne peut ê t r e d é r i v é q u ' à par t i r d 'une t h é o r i e spécia le de l a référence . 

L a t r o i s i è m e part ie rassemble les articles q u i t rai tent des p r o b l è m e s de l a philosophie du 
langage ordinaire . Rode r i ck Ch i sho lm ( „ L e s philosophes et le langage ordinaire") et J o h n Pass-
more (,,Les arguments contre l 'absence de signification") s'opposent dans leurs articles aux t h è s e s 
de l 'essai de N o r m a n Malcol ro ( „Moore et le langage ordinaire") , pub l i é dans l a p r e m i è r e partie. 

R . Ch i sho lm arr ive à d é m e n t i r l a t h è s e se M a l c o l m suivant laquelle le c a r a c t è r e paradoxal des 
proposit ions do l a philosophie i m p l i q u e leur incorrect ion. I l distingue trois sortes d 'emploi d ' un 
mot : l ' emp lo i correct (là o ù l ' in ten t ion de l 'expression [connotation] est en accord avec l a conno
t a t i on de l a m ê m e expression dans le langage ordinaire), l ' emploi incorrect (là où i l y a u n désaccord 
entre l a connotat ion du mot et l a connotat ion d u m ê m e mot courante dans le langage ordinaire) 
et l ' emplo i e r r o n é ( là o ù l 'usager a bien une idée juste de l a connotat ion d u mot, mais ne s'accorde 
pas avec le langage ordinaire en ce qu i concerne l a d é n o t a t i o n d u mot en question). 

J o h n Passmore s'oppose à quelques arguments de M a l c o l m concernant l 'emploi des expressions 
m é t a p h o r i q u e s . I l d é m o n t r e qu 'en philosophie, l a m a n i è r e d 'employer les expressions peut accuser 
de grandes divergences par rapport à l'usage ordinaire de celles-ci. C'est le cas par exemple d u 
soi-disant emploi absolu de quelques adjectifs qu i , à premier abord, semble contredire l'usage 
ordinaire , où le sens d 'un adjectif est défini par le sens contraire d 'un autre adjectif: vert: non vert, 
chaud: froid, etc. 

L a q u a t r i è m e partie fournit de nombreuses réf lexions sur les perspectives des recherches dans 
le domaine de l a philosophie l inguist ique. I l vau t l a peine de mentionner l 'art icle de M a x B l a c k 
„ L e langage et l a r é a l i t é " où l 'auteur se demande s ' i l est possible d 'aboutir , tout en partant de l a 
grammaire des langues naturelles, à quelques conclusions d'ordre géné ra l . De telles conclusions 
pourraient constituer, pense M . B l a c k , une grammaire universelle qui , à condit ion qu 'on ait g a r d é 
une n e u t r a l i t é onthologique, pourrai t apporter du nouveau dans l a recherche de l a r éa l i t é elle-
m ê m e . B i e n sû r , une telle grammaire serait é loignée des s y s t è m e s grammaticaux des langues 
naturelles qui contiennent beaucoup de ca tégor ies superflues. Ma i s le p r o b l è m e card ina l ne con
sisterait pas à é l imine r les ca tégor ies superflues, mais à relever pa rmi les trai ts l inguistiques ceux 
q u i sont communs à tous les s y s t è m e s de langues connus et q u i figureront donc à juste t i t r e dans 
l a grammaire universelle h y p o t h é t i q u e . 

A p r è s avo i r soumis à l 'analyse l a t h è s e de l ' isomorphisme de L . Wit tgenste in , l a copule et lo 
rappor t entre le sujet et le p r é d i c a t de l a phrase, B l a c k en arr ive à l a conclusion q u ' i l est impos
sible de t rouver une grammaire universelle. L e rapport entre le sujet et le p r é d i c a t , quoique 
indispensable dans l 'analyse des langues i n d o e u r o p é e n n e s , ne peut pas ê t r e t r a n s p o s é dans les 
langues p o l y s y n t h é t i q u e s où i l n ' y a pas de dist inct ion entre les noms et les autres parties d u 
discours. Pour tan t , les langues p o l y s y n t h é t i q u e s ne sont pas moins aptes que les langues indoeuro
p é e n n e s à réfléchir et à déc r i r e l a r éa l i t é . L e scepticisme de B l a c k n ' impl ique pas toutefois l a 
n é g a t i o n des ca t égor i e s traditionnelles telles que , , q u a l i t é " , „ r e l a t i o n " , , , fonct ion", ,.classe", 
etc., mais seulement l 'aff irmation de leur c a r a c t è r e conventionnel. I l n ' y a pas de s y s t è m e s vrais 
et de s y s t è m e s faux, i l n ' y a que des s y s t è m e s plus ou moins efficaces. I l n ' y a pas par c o n s é q u e n t 
de voie qu i m è n e de l a langue à l a m é t a p h y s i q u e . 

Vlasta Vrbkovâ 

Bengt Haaselrot: E t u d e su r l a v i t a l i t é de l a f o r m a t i o n d i m i n u t i v e f r a n ç a i s e d u X X e s i è c l e , 
U p p s a l a 1972, 112 pp . 

Dans son excellent ouvrage , ,E tude sur l a format ion d iminu t ive dans les langues romanes" 
(Uppsa la 1957, 344 pp.) bien connue et t r è s importante , M . Hasselrot défini t le d iminu t i f comme 
, , un mot ou é l é m e n t de format ion qu i convient à l 'expression de l a petitesse, é v e n t u e l l e m e n t avec 
une nuance soit p é j o r a t i v e , soit caressante" (p. 283) ce q u ' i l d é m o n t r e à l a base de nombreux 
d é p o u i l l e m e n t s . 

Dans le p r é s e n t ouvrage, i l s'est l im i t é au domaine du f rançais en examinant de p rès le m a t é r i e l 
d u X X e s ièc le . 

A v a n t . d e p r é s e n t e r l a l is te des d iminut i fs , i l esquisse ses points de vue sur plusieurs questions 
concernant l a format ion d iminu t ive en f rança is (pp. 7—21). I l fait remarquer qu'en f r ança i s 
certains suffixes sont en t r a i n de d i s p a r a î t r e , d'autres au contraire, se d é v e l o p p e n t . Depuis des 
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dizaines d ' a n n é e s , M . Hasselrot s ' in té resse surtout au suffixe -et (-ette) et à sa variante combina-
toire -ot (-otte). I l compte comme d iminu t i f v é r i t a b l e chaque d é r i v é en -et (-ette) ou ,,le suffixe 
confè re une valeur connotative de petitesse au sens d u mot de base, à l a l imi te à u n seul des nom
breux sens de ce mo t " . A v e c ses collaborateurs, l 'auteur a réuss i à r é u n i r des m a t é r i a u x impor
tants. Approx ima t ivemen t , on pourrai t dire que son corpus, qui se compose de 1 500 000 000 
mots, r e p r é s e n t e 0 ,15% de tout ce qu i a é t é i m p r i m é en f rança i s de 1900—1970. P o u r mener 
à bien son é t u d e , i l s'est d o c u m e n t é aussi dans le Larousse d u X X e s iècle , dans l a Grande Encyc lo 
p é d i e Larousse et dans le T r é s o r de l a langue f rança i se . I l poursui t ses é t u d e s d u changement de 
genre et tente d 'expl iquer le d é s a c c o r d en genre entre l a base et le d é r i v é (dans l 'ensemble de ses 
diminut i fs v é r i t a b l e s , i l y a quatre fois plus de f émin ins que de masculins). 

L a part ie l a plus importante de l 'ouvrage est sans doute l a l iste des diminut i fs en -et(-ette) 
et en -ot(-otte) (pp. 22—81) classée par ordre a l p h a b é t i q u e et subd iv i sée soigneusement en d iminu
tifs v é r i t a b l e s (substantifs-qui sont les plus nombreux — adjectifs et adverbes, verbes d iminut i fs 
et pé jo ra t i f s ) , d iminut i f s dé r ivés de noms propres, d é n o m i n a t i f s , d é v e r b a t i f s et noms de marques 
déposées . P a r m i les substantifs, o n ne trouve pas les mots cigarette et andouil let te (voir pp . 19, 20). 
I l cite les d iminut i fs v é r i t a b l e s de f r équence dif férente à par t i r des plus communs comme p . ex. 
fillette, maisonnette, jardinet jusqu 'aux mots de basse f r équence (pierrette, etc.). P a r m i les 
diminut i fs v é r i t a b l e s figurent aussi les mots t r o u v é s dans le langage de l a p u b l i c i t é : affichette, 
comprimette, fichette, g a î n e t t e , mesurette, etc. Mentionnons aussi les diminut i fs qu i , selon l ' au
teur, sont les plus dignes d 'a t tent ion — cuisinette, cuisette, dignette, nymphet te , placette, réfor-
mette et s c é n e t t e . L ' au teu r constate que le suffixe -ette est t r è s en vogue dans l a pub l i c i t é et l a 
l is te des marques déposées prouve son importance. Citons p . ex. fromage de chèvre Capricette, 
r i d e a u - d é c o r Gardisette, s irop de mandarine Mandarinet te . 

A cette l iste, i l ajoute encore les mots fo rmés par les suffixes diminut i fs autres que -et(-ette) 
et -ot(-otte) (pp. 82—86). 

L e chapitre I V (pp. 87—90) est consac ré aux aspects d u mo t pet i t et à son rô le décisif dans le 
domaine des diminut i fs f rançais . L ' au teur compare l a d iminu t ion analyt ique et s y n t h é t i q u e dans 
les langues romanes. 

Dans le chapitre V (pp. 91—92), u n autre p r o c é d é de l a d iminu t ion analyt ique est é t u d i é — le 
mot b é b é - b a b y . 

L e chapitre V I (pp. 93—100) apporte une é t u d e du préf ixe m i n i - . A p r è s avoir c o n s t a t é l ' é ty -
mologie du mot, M . Hasselrot cherche à p réc i se r les différences morphologiques et s é m a n t i q u e s 
entre m i n i - et peti t . L ' a u t e u r montre comment le succès du préf ixe m i n i - a e n g e n d r é l a c r é a t i o n 
des préf ixes m a x i - , m i d i - et micro- . 

L e l ivre contient encore l ' index analyt ique, l ' index des mots et l ' index des auteurs (pp. 
1 0 7 - 1 1 2 ) . 

Les exemples c i t és sont a n a l y s é s avec une préc i s ion minutieuse. L ' é t u d e de M . Hasselrot est 
synchronique, mais i l ajoute chaque fois q u ' i l le juge nécessa i re des remarques historiques en 
p r é s e n t a n t son point de vue de l 'h is tor ien de l a langue. Concluons notre compte rendu en fé l ic i tan t 
l 'auteur et en le remerciant de cette é t u d e g é n é r e u s e m e n t mise aux services des lexicographes 
f rança i s . 

Vlasta Hronovd 

S b o r n i k s ta t i o j a z y c e a p r e k l â d a n f , Univers i t a 17. l i s topadu, P raha , S P N , 1972 

L e recueil p r é s e n t e les articles des membres de l ' Ins t i tu t de t raduct ion et d ' I n t e r p r é t a t i o n 
à l ' U n i v e r s i t é du 17 novembre à Prague. Les auteurs y examinent non seulement les p r o b l è m e s 
l inguistiques, mais aussi les p r o b l è m e s concernant le t r ava i l du t raducteur et de l ' i n t e r p r è t e , car 
ces derniers p r o b l è m e s sont le noyau de recherches faites à l ' Ins t i tu t . 

Dans l 'ar t ic le , , V y z n a m o v â in tenzi ta af ixû v a n g l i c k é m o d b o r n é m s t y l u " ( , ,L ' i n t ens i t é s é m a n 
t ique des affixes dans l 'anglais de s p é c i a l i t é " ) K . Bares examine les types des ,,pseudo-affixes" 
ou , ,quasi-affixes" qui , selon l u i sont t r è s proches l ' u n de l 'autre. E t comme parfois les c r i t è res d u 
classement dans les groupes se superposent, certains types pourraient ê t r e classés dans un groupe 
ou dans un autre, su ivant le c r i t è re respectif. C'est pourquoi les groupes q u ' i l indique, r e p r é s e n t e n t , 
souligne-t-i l , p l u t ô t des t ra i t s possibles des ,,quasi-affixes" que leurs ca t égor i e s nettement dé l imi 
t é e s . Les ,,quasi-suffixes" q u ' o n t rouve dans l 'anglais de spéc ia l i t é sont une source de suffixes 
nouveaux ut i l i sés pour c réer de nouveaux termes techniques. L ' au t eu r constate que certaines 
entreprises recherchent des d é n o m i n a t i o n s qu i at t i rent l 'a t tent ion d u publ ic et donnent en m ê m e 
temps une informat ion des produi t s en question. Quoique l a p lupar t de ces expressions de l a langue 
de spéc ia l i t é ne fasse pas par t ie du lexique g é n é r a l , elles y p é n è t r e n t peu à peu, aussi bien les mots 
entiers que certains m o r p h è m e s . A i n s i , d ' un cô té , l a langue de spéc ia l i t é puise dans le lexique 


