
208 Cahiers de praxétnatique 29, 1977

mentale est très fortement prise en compte dans le corps des articles eux-

mêmes : et c'est bien là I'essentiel.
Parmi les vertus de ce dictionnaire, je soulignerai le choix de présenter cer-

taines notions dans la diachronie de leur conceptualisation : Guillaume a par

exemple considérablement évolué dans son analyse du présent verbal : en 1929'
il n'est lait état que d'un présent horizontal, large, séparateur par position des

époques passée et furure ; en 1937, Guillaume le repense comme un être sréno-

nome,tendant de soi à la plus extrême étroitesse, pour, à partir de 1944, le défi-

nir comme vertical, séparateur des époques par position et par composition'
Cette évolution est ici balisée et expliquée dans son histoire, ce qui nous donne

à voir la théorisation dans le temps de sa construction.

Je me permettrai deux toutes petites remarques critiques de détail :

- on pourra regretter que les notions d'ascendance el de descendance

ne disposent pas d'une entrée autonome - il en est parlé aux anicles Cinétisme

et Temps - alors que c'est le cas pour incidence et décadence .. la façon dont

Guillaume construit, sinon tout, en tout cas une bonne partie de sa systématique

du temps verbal à partir du jeu de ces deux couples de notions s'en trouve

quelque peu oblitérée.

- on sait que Guillaume explique les formes simples de l'époque
passée (prétérit défini et imparfait) et celles de l'époque future (futur thétique

et futur hypothétique) par le même jeu d'incidence et de décadence : prétérit et

futur thétique: incidence seule; imparfait et futur hypothétique: inci-
dence/décadence engagée. Lorsqu'il développe dans le détail cette symétrie
parfaite, il se voit contraint - c'est bien str mon interprétation - à

<< concréter r les notions d'incidence et de décadence différemment pour cha-

cune des deux époques: les termes d'accomplissement et d'accompli valent
pour l'époque passée mais pas pour 1'époque future où incidence signifie
charge d'hypothèse el décadence surcharge d'hypothèse, Entre autres occur-

rences : < Accomplissement et accompli (.. .) sont des termes déjà concrétés, en

convenance avec la seule époque passée. Du côté du futur, ils cessent de

convenir, car dans le futur, conformément à la nature de cette époque, ce qui est

incident seulement ou à la fois incident et décadent, c'est I'hypothèse >> (lzçons
de linguistique 1948-1949, vol. I : 108, 1971, Québec: Presses de I'université
Laval). Or cette distinction, qui seule permet de maintenir le parallélisme entre

les deux époques, n'est pas reprise dans le dictionnaire à I'entrée /nci-
dent/Décadent: incident est glosé par < procès en accomplissement (ou pe!pé-

tuellement arrivant) > et illustré par le prétérit et le futur thétique ; décadent est

explicité pat accompli, arrivé, el I'imparfait tout comme le futur hypothétique

sont décrits comme des < formes verbales qui sous-tendent d'accompli I'ac-

complissement> (p.227). Fort heureusement cependant, I'entrée Futur, qui
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explique les deux formes (thétique et hypothétique) par le jeu de I'incidence et

de la décadence, fait intervenir la notion d'hypothèse et non le couple accom'

plissemenUaccompli. I ne s'agit donc là que d'une bénigne faute d'inatten'
tion...

Cet ouvrage rcndra de grands services tout aussi bien à qui, s'initiant à la

linguistique, choisit de ne pas faire I'impasse sur I'un de ses plus éminents

représentants qu'au chercheur plus versé en psychomécanique qui trouvera là

matière à approfondir sa connaissance d'une æuvre à laquelle I'histoire de la

discipline est en train de donner raison. 
Jacques BRES

DanielBAGGIOM
Langues et nations en Europe, Paris, Payot, 199?

Il est difficile de rendre compte de I'ouvrage de D. Baggioni, tant I'itiné-
raire qu'il propose au lecteur, en 378 pages, est intéressant, riche d'in-
formations sur I'histoirc des langues et des nations qui composent le continent

européen. L'objectif est extrêmement ambitieux, celui de vouloir constituer une

sociolinguistiçe historique en analysant les rapports dialectiques existant entre

émergence d'une langue nationale et constitution d'une nation, rapports

complexes, jamais linéaires ou à sens unique.
La thèse d'ensemble de I'auteur consiste à affirmer que < les processus de

formation d'une langue nationale ont partie liée avec les processus de constnrc'

tion nationale, meme si ce lien, intime, n'est pas uniforme, et surtout pas de

détermination simple dans un sens ou un autre u (p. 11). D. B' évite donc les

raccourcis et les déærminismes simples et va chercher dans I'exposé détaillé et

complexe des circonstances historiques les facteurs explicatifs des sitqations.l.

cela lui permet de dégager des cæ de figure différents, de repérer les décalages

spatio-temporels, la variété des modalités de couplage entre structures étatiques

et développement des identités nationales. L'ambition est d'expliquer les inter-

actions entre politique et linguistique qui, en dépit de situations au départ très

différentes, ont aUouti pratiquement partout en Europe à des États quasi-mono-

lingues - ou tendant vers le monolinguisme ; processus que D. B. appelle le
< dallage linguistique de I'Europe > ou (< compartimentage de I'Europe en

espaces opacifiés et sépaés par leurs frontières > (p.220).

On versera d'abord à I'actif-de cet ouvrage dont I'intérêt, répétons-le, est de

tout premier plan pour le linguiste, le spécialiste des sciences politiques ou

< I'honnête homme >, une réflexion épistémologique importante : plusieurs

chapitres entiers sont consacrés à la recherche d'une définition de concepts
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rmportants en sociolinguistique ; des distinctions importantes sont opérées ourappelées' par exemple entre langue standard, langue commune, rangue natio-nale, langue officielle, mais aussientrr nor'nair"iion et shndardisarion, multi_linguism-e- et plurilinguisme (distinction .rp;"i;; à R. chaudenson), sratus etcorpus (H. Kloss). La distinction qr'upport. D. B. entre langue commune etlangue nationale est exrrêmem.n, p.nin.n,. ; 

"tt. 
p..r.t de saisir les diffé_rences exisrant enrre des pays comme la France et l'Iialie, *urr 

""rti 
o. .f?...des étapes dans le processus qui a conduit t.r p.i, européens vers des situa-tions relativement monoringues. L'auteur di.;;;". comme première étapel'élaboration d'une koinè. liuéraire, qri 

" 
p.e.tJZ la fixation sous forme delangue standard (grammatisation, formatiorià;un uoru*. linguistique suffisantpour fonder symboliquement la légitimité du standard) ; ensuite, cette stabilisa-tion permet la conquête de nouveaux espaces communicatifs, ce qui permet deparler de langue commune ; enfin, dans certains cas, la langue communedevient langue nationale, grâce à différents facteurs qui pennettent réeilement àcette langue commune de rayonner sur l'ensemble du territoire national. cesfacteurs sont évoqués (o 

l9l, puis inventorié, ip. loa-rzol, et on retiendra laremarquable analyse de l'importance du faciàur religieux _ Réforme etcontre-Réforme 
-, le bilan nuancé qui est fait de lrapparition de l,imprimerie,et l'évocation d'autres facteurs matériels comme l,urbanisation, la larbisation etla démocratisation de l'espace public' l'expansion européenne outre-mer, ou lerôle des.intellectuels' puis plùs tard (p. i,ti:iii res nouveaux moyens decommunication (chemin de fer, radio, ieteuision), le rôle de f" *"r7Jpii*,I'unification des marchés nationaux. L,auteur."ui.n, aussi sur la distinctionfaite en.sociolinguistique en..e normalisation et standardisation (p. g2) etcritique les conceptions communément admises en proposant une alternative àce couple' D'autres précisions utiles à r'analyse ,oni r"i,., à propos des ., Éta,,nationaux > et des < Éhts_nations o (p. 69).

Mais qu'on ne conclue pas nativement que la réflexion théorique constitueune.nalie auronome er que I'exposé des faits linguistiques ., til;;;;; ;;serait déconnecté: au contraire, un va-eçvient a?nr,un, est maintenu entreexposé des faits, analyse, et approfondissement de-la réflexion, comme c,est lecas pour les chapitres sur I'histoire de la langue italienne (p.232 etsq.), sur Ialangue nationale, sa nature er sa foncrion rp] zog .i sq.) ou sur le français auSiècle des Lumières (p. 1g9 et sq.).
L'ensemble des données hisioriques et linguistiques est d,un grand intérêt,et i.l faut saluer l'effort de synthèse qui p..rn.ti ùuieur o,embrasser un champgéographique considérable,.qui va àe i'errÀ,iq* I l,oural selon la formuleconsacrée, et de 1500 à nosjours.

Le découpage chronologique proposé se réclame de F. Braudel et de lanouvelle histoire pour la conception de ta perioorcité et de s. e"r"r- p"r. r"détermination de ra première période li"d;iô;r.nr pertinenre, les XVc etXVI. siècles' époque de la < piemiè.r .gËrutiJn ecolinguistique >, celle de ragrammatisation puis de la formation des langues communes. Baggioni situe laseconde révolurion écoringuistique entre 1gfo et 191g, urtou. oïiÇffiondes langues nationales. En termes de prrrp*iu.r, l,auteur laisse entrevoir unepossible troisième évol11ion écolinguistiiue, qui'pounait consister en l,appa-rition-développement d'une ou oe.pùsieurs r-go., communes traasnationales,mouvement déjà commencé depuis le XD(c sièIle avec les creation àui"*ou*et de I'esperanto, et aujourd'hui avec ra aiitrsioicroissante de l,anglais. L,ac-tualité des données, la prise.en_c_ompte par;;;1. de la siruation des pays deI'Est après l'éclarement de,l'uRSS ô" or r" q".riion oe ta langue de communi-
ltion dans.l'Union européenne, est à saluer ieff. p...., au lecteur, qui.les meten perspective avec les données historiques founiies dans les .rr.pri*, p.i.g-dents, de mieux comprendre les euorutions poffies et linguistiques actuellesde I'Europe' le destin des Répubriqu.r d. i;;;"ne yougoslavie, celui deI'Albanie ou de la Russie. n àuraiiete ÀiÀir'ut', pour le lecreur, vu larichesse de l'ouvrage, de pouvoir disposer d'un index par laague, ce qui.luiaurait permis de retracer ptus aisemùt t'tristoir.'o'une rangue à travers lèsdifférentes périodes.

L'aureur opèrc également des découpages géographiques judicieux pelmet-tânt de comprendre les différences .u niuJuu ârii-aia..tique construction del'État - émergence de ra langue natio;;; il;;;."d à J. scrlcz ra distinctionde trois Europe (p. ll8-l19fet la croise ;;ilr;il;Ën.Jà;j;î;.
possibles' entre <( grandes langues .t l*gu;t il'ilus faible assise narionale-européenne >, entrc Europe occidentale e't nuropJ orient"f", .n* Su;;;à,Nord protestante et grandes monarchies canotiqries d'Europe du sud. Mais onpeut peut-être rc''efter que.l'auteur n,accorde pu, un. impôrtance;i;; g;;
- un paragraphe seulement évoque.cene qurrtion (p. 3l2j _ à h q"d;;;langues des minorités ethniqu3s créées de 

""r1"*J'p* res situations de migra-tion dans les pays européens. Ir semble ;;;Ërl q,r; 'cela constitue une quesrionde plus en plus importante en Europe pouvant JÀ.,o, en cause le concept quijusqu'alors sous-tendait les politiques ri"g,rircrl.s pays européens, celui deterritorialité.
L'intérêt de la réflexion théorique, I'abondance des études de cas sur tousles pays européens permettra au.lecieur inte."rre pL.a,autres horizons géogra-phiques de poursuivre ces analyses hors du ctra'mp Ae la seule Europe; en

1i1on je ce. que D. B. appelle, 
"pre, 

a;.r*r, ïî"iia"rrotirotion du monde,tecadre d'analyse fourni dans ce livre pounait ;. ;;;1.. utile pour l,analyse de
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sociolinguistiques exra-européennes, africaines ou asiatiques par

on saluera également l'abondance des sources et le fait que l,auteur ne s,estpæ contenré de lecrures rn.f.Sçdf,q"i 
";;;;,.illeurs été très insuffisanressur ce sujet' mais a puisé..ounr ro-p"iii*iii*it.randes, 

angraises, ita-llennes ; la recture de la bibliograpnh e;"'i;ilti ne..r.uir. interdisciDlina-rité de cene sociolineuisriq". rrr"".rqrr'q"".'o]ï. u,uro., faisant .pp.i a t.linguistique, I'histoire, Ia sociologie, Ë ri**pîiJ
r 

':JriJ.T;ïi1ii,l "1.t:,ry|{;li;Ëïï.r 
du.dernier ouvrage de D.

iil:l:'Jffi :',ï:iË;:nTi"T.i:Ë.T:il*ïi:lïïî:T:îHf,"iliil:

une perspective interactive, aulrement dit connexionniste, est p.ontee aRn oe.Tfi lfi ÏîiiïiJï:,trT3ïi;;f #mo.i;i"i".i.,;*".i.",^Permertent, à partir Je h prise d,information. :-l::,?pé.lrions 
cognitives qui

ii,::*::ïff l*'.m::'.;,;Ëild;:,'ffi ":i.î:::'ff :il:$ï"';
tive ; production 0., ,nttt-ces, 

les stratégies de production, ," .ï*1i."*,-
r 

""e" 
t,,i - i"î ;;ilïii : ji;ï:;a f :f#' î::" : tri:[ J i.;:']ï: i a(activation des remmas et amorçage rer-iiq".l y sonr aussi discutées. Lechapitre 5 s'attaque *^î::",*:ii,; C;i;n.de l,activité de production(eneurs et correcdons en.production o.A.-, *ïoofe, régulation et révision àl'écrit ; amélioration o" rà p.oju-.-tioi;:;r':;

ræsembler aes oonnees non plus, comme o.r.nlllÏt- 
6 et T.permettent de

< idées > aux mots et a ta ptrasi;;ffiri* Tlttll: sur le passage des
chapi tre 6 hai re, ainsi, de.r a como;;il;; d,,.;i:: iï,: j 

r,f 

:il J"r-.i::îïL:teurs er de poncuarion. a"r" r^ .nie-.."..ïîiisont caractérisées les contrai"*t Jt liii*i'il;1::t^31trhes lin gu i stiques'
contrastives et du rapport ricine/ ri;Ë;r. 

uvseglDentâtion, des maroues

:1:11:s ryrmeftent oe'olgager les condition, o,r,ol,Lull'x 
des psvcholinguis-

,iïi:j;, îffi ï n:'*: * ljktï**#:e;,:"*ru;i# :;
Ëiiil,î'Ë*:,lm*rr*ïiuk, jx.snec.ssai,.,;;.ïil,,..
des. textes. pn conctusion, 0.. p"*æ"iiffi;fi i:Ïlla_ 

cohésiory'informativité
d,élaboration de la microstructure et celle de ,, rnr,,, 

concernant les contraintes.

;:X;i1iir':i:resrapproche,."i,-;,;;;;;ilï:,ii:ffi:jil:liïiïi;:
Cette synthèse est r

ff :t'J,:','ôlTïïif fr rili,fr b!î:,î',ï:n,f;J:$:::hli';'.ï:::
:l*s,".lmr:ig;i*.:,fi :i.Tîiï::-î1"îf;,tii*i['##iïtr
::itHîï:iif ;JïJ:i.:i,.:il:a.,îi*:ffiï:':ï j[,.:l:rï:iiî?

*r"";[iifi:J*:î] t:t ceux qui sont soucieux de repérer commenr ra

;ffi**'"'j"":ilrï::Ti'ii;.',",?n:i:i:ïî:.ï:Tîffitiffi ffi 
.,.ïl
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les.idées aux textes. psychologie cognitive de Iaécrite. pais, rrssi). p..r.es universitaire , orrr{{!!ito"n 
verbate, orate et

_ 1*: ceue synthèse, Michel Fayol propose de f .

l::9-".1i* verbate que ne le t"", eé"éi"Ë*.;;ilt"t 
une plus large place à la

tiqu e er souhai te .onf.ont.. r.r r*oer.r, ,n!,rr;;::iÏ::'.,1?.rJi::IÏi ti;

::"*".i1ï.i.::: :r..H" 
r. p,"a 

". 
ù"ï o.a. ;;;".., 8 ch api tres. L, obj ect i r

...t'...t.'trou"îniîiJl1ijll *-delà du. bilan, de fournir a.J p.'.pl,ril" a.

:":fl 
,,'".Jï#il:;4iËiï':?,:ii.ffi::'#iii::ïi* j*;:ïr

neuropsychologie sont rrequ.mm.ni r;i'ilé*.îs orientations méthodolo_glques proposées Dour l'aveniren aep."à."i 
"it"*e le recours à des tâchesinterférentes afin dlinduire .f,r, f. fo"ulr.u'rlreO*îiî

:ffi ;::'ff ::.'i"à'J'u;'t'p.e,.-"-o*îiffiHii;,i,'.ïU'îî:ffiti::i
M' F fait, tout d'abord, u1 ranide bilan des ressemblances et dissemblancesconcernanr res modalités orale et e.ri,. â. ir T.or.,ion verbare (rôre de rasituation d'énonciation. différences ;;;;; ftiirrion du message, débit erstabilité de r'écrit, écarts rexico-svililô:'; iii.nr. ensuire les méthodes

,'::i::,"ï: ,:iîl:i:fl:' r^ pioa".iion"ffi; (produits: erreurs de
ia.r.,,..on j**,;;iii,iii.ïi;:iiî:i:î":ï::i,î#:".":;h*,
laristes > (Hayes et Flower,lsso, c;.iàrîo, inrn & van Galen, 1990).

Annie pIOLAT


