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Le Cent re  d 'Ana lyse  Syntax ique de  l 'Un ivers i té  de  Metz  ( facu l té  des

le t t res)  a  b ien  vou lu  fa j re  une p lace  en  son se in  à  un  é t ranger  au  monde de

la  l ingu is t ique.  Le  mathémat ' i c ien  que je  su is  y  a  rencont ré  un  accue i l  cha-

leureux  de  la  par t  de  tous  ses  membres  e t  en  par t i cu l ie r  de  ses  d i rec teurs

success i fs  mess ieurs  les  p ro fesseurs  R,  Mar t in ,  J .  Dav id  e t  G.  K le iber .  Les

sémina i res  régu l iè rement  réun is ,  les  conférences  présentées ,  les  co ' l loques

organ isés  on t  é té  pour  mo i  la  source  d 'un  enr ich issement  cons tan t .  Que tous

les  par t i c ipants  à  ces  d iverses  man i fes ta t ions  t rouvent  i c i  1 'express ion  de

mes remerc iements .  I l s  on t ,  tous  ensemble ,  con t r ibué à  m ' in t rodu i re  dans

I 'exerc ice  de  la  l ' i ngu ' i s t ique .  Parmi  eux  madame 1e pro fesseur  G.  Grec iano e t

mess ieurs  les  p ro fesseurs  J .  Dav id  e t  G.  K le iber  on t  accepté  de  juger  ce  t ra -

va i l  après  m 'avo i r  appor té  tou t  au  long de  sa  rédac t ion  les  é léments  d rune

cr i t i que  à  la  fo i s  r igoureuse  e t  amica le .  Qu ' i l s  t rouven t  i c i  l e  témo ignage

de ma " reconna issance.

Le  Dépar tement  de  Mathémat iques  e t  d ' In fo rmat ique de  l 'Un jvers i té  de

Metz  ( facu l té  des  sc iences)  a  to lé ré  les  o is ' i , , ,e tés  l i t té ra i res  d 'un  des  s iens .

Mes col lègues ont part ic ipé à mon ef for t  de rencontre entre les mathématiques

e t  la  l i ngu is t ' i que  par  l ' i n té rê t  qu ' i1s  on t  p r i s  à  sa  réa l i sa t ion .  Que tous

les membres du département sachent que j 'a i  apprécié leurs encouragements né-

cessa i rement  dés in té ressés .  I l s  son t  encore  mes compagnons de  t rava i l ,  pu isque
j 'exerce  mon ac t iv i té  d 'ense ignement  en  mathémat ' iques ,  e t  j ' a i  p la is i r  à  té -

mo igner  i c ' i  du  c l imat  excep t ionne l  qu ' i l s  saven t  c réer  quand  i l  s 'ag i t  d ren-

t re ten j r  une  cur ios i té  in te l lec tue l le  que l le  qu 'e l le  so i t .  La  sec ré ta i re  du

département,  Mme Dautr iche, a assuré 
' la 

f rappe de ce texte,  assurément bien

dj f férent de ceux qui  font  son ordina' i re,  avec toujours la même conscience

at ten t ive ' ,  qu 'e l le  accepte  mes remerc iements  amicaux . -
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O,  INTRODUCTION

O.O.  PREAMBULE

O.O.O. CRITIQUE DE LA PRESENTATION TRADITIONNELLE DES DETERMINANTS.

S i ,  dans  les  g rammai res  usue l les ,  la  ca tégor ie  cons t i tuée par  les
déterminants  es t  p résentée  e t  d iscu tée  régu l iè rement ,  on  do i t  cons ta te r
qure l le  s ' y  t rouve  ra rement  dé f in ie  d 'une  man iè re  qu i  so i t  vé r i tab lement
sa t i s fa isan te .

Consu l tons  par  exemple  I ' ouv rage  de  J .C l .  Cheva l ie r  e t  a l i i  (1982 ,209) :
Dans  le  d ic t jonna i re ,  l e  subs tan t i f  es t  p résen té  seu l .  I1  s ,app ' l i que
a lo rs  à  I ' ensemble  de  la  subs tance  qu ' i l ' évoque ,  sans  l im i ta t iôn
aucune  ( . r . ) .  Le  p lus  souven t  on  n 'évoque  dans  ie  d iscours  qu ,une
par t ie ,  p lus .ou . .mo ins  impor tan te ,  de  la  subs tance dont  on  pdr1e.
Cet te  sor te  de  "coupure"  (se lon  1 'express ion  de  G.  Gu i l lau ine)  dans
la -s jgn i f i ca t jon  to ta le  du-subs tan t i i ,  pe rmet  de  lu i  donner  i rov i -so i rement  une  ind iv idua l i té  p ropre :  c 'es t  ce t te  ind ' i v idua l i i a t ion
du subs tan t i f  qu i  reço i t  le  nom de dé terminat ion .

0n  pour ra j t  s ' in te r roger  longuement  sur  les  te rmes de  ce t te  p résenta t ion .
Dans que l le  accept ion  emplo ie - t -on ,  pôF exemple ,  les  mots  , ' subs tance" ,

" ind iv idua l i té  p ropre"  ?  Ce la  condu i t  à  en  mesure r  la  fa jb lesse .  p r i se
comme déf jn i t ion ,  e11e carac tér ise  beaucoup p lus  de  mots  qu , j l  ne  conv ien t .
E l le  ne  peut  séparer  les  rô les  respec t i f s  des  ad jec t i f s  ép i thè tes  e t  des
déterminants  pu ' i sque,  1es  uns  co f f ine  1es  au t res ,  i l s  par t i c ipent  aux  pro-
cessus  de  dé l im i ta t ion  de  la  s ign i f i ca t ion .

Ces  réserves  son t  s j  év iden tes  que  J .C1 .  Cheva l ie r  e t  a l i i  (1982 ,210)
éprouvent eux-mêmes le besoin de revenir  sur cet te première présentat ion
en dédu isant  le  s ta tu t  des  d ivers  dé terminants  d 'un  réper to i re  empi r . ique :

Les diverses nuances de cette déterminat jon sont marquées par une
sér ie  d 'ou t j l s  g rammat icaux ,  qu ' i1  conv ien t  de  répar t i i r -àn  deux
groupes.

Su j t  i c i  une  l i s te  de  ces  ou t i l s  qu i  son t  les  a r t i c les ,  l es  ad jec t i f s  dé-
mons t ra t i f s ,  l es  ad jec t i f s  possess i f s ,  e tc . . .  e t  une  ébauche  de  c lass i f i -
ca t ' i on .  C 'es t  i c i  seu lement  qu 'es t  donné  ce  qu i  t i en t  l i eu  de  dé f in i t i on
de la not ion de détermjnant,  pâF le t ruchement d 'un regroupement des mots
concernés .  S i  l ' ex tens jon  de  la  no t ion  es t  a ins i  p ra t iquement  dé f jn ie ,
r ien  n 'es t  v ra iment  d i t  sur  sa  fonc t ion  pragmat ique,  sa  spéc i f i c i té  sé-
mant ique,  sa  na ture  syn tax ique.

Ce la  exc lu t  tou te  ré f lex ion  appro fond ie  sur  les  cond i t ions  d ,emplo i  des
détermjnants et  même toute caractér isat ion fondée a pion'  des déterminants
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parmj  les  d ivers  cons t i tuants  du  groupe du  nom.  c 'es t  l rappar tenance à
une l i s te  qu i  déc ide  ic i ,  e t  ce la  ob l i tè re  inunéd ia tement  tou te  ana lyse
de la  dé terminat ion .

Ce cons ta t  concerne d 'au t res  présenta t ions  d idac t iques  de  la  no t jon
de dé terminants .  En parcourant  J .  Dubo is  e t  R.  Lagane (1975,57)  ou
J .  Dubo is  e t  a l i i  09e2 ,145)n  on  peu t  l i re  des  p résen ta t ions ,  d i f fé ren-
tes  mais  tou t  auss i  somrna i res ,  de  1a  ca tégor je  des  dé terminants  e t  de
leur  fonc t ion .

Tout  se  passe comme s i ,  en  dép i t  de  la  mu l t ip l ' i ca t ion  des  po in ts  de
vue,  on  ne  pouva i t  jamais  en  in fé rer  une dé f in i t ion  sa t is fa ' i san te ,  e t
qu ' i1  fa l la i t  b ien  assurer  la  r igueur  du  propos  en  revenant  peu ou  prou
à une l i s te  reçue de  la  t rad i t ion .  Cet  é ta t  de  chose es t  cer ta inement  du
au s ty le  par t i cu l ie r  des  ouvrages  à  vocat ion  pédagog ique,  où  les  cons i -
déra t ions  théor iques ,  dès  qu 'e l les  para issent  t rop  f ines  sont  soumjses  à
des  s imp l  i f i ca t ions  d idac t iques .

Quo i  qu ' i1  en  so i t  ce la  sou l igne  l ' absence  d 'une  approche  théor ique
qu i  so i t  d j rec te .  S ' i l  ex is ta i t  dans  la  l j t t é ra tu re  spéc ia l i sée  une  thé-
or ie  sa t iS fa isante  de  la  dé terminat ion ,  e l le  sera i t  a lo rs  reprodu i te  dans
les  ouvrages  que nous  venons d 'évoquer .  I l s  son t ,  en  que lque sor te ,  1es
témoins  d 'une cer ta ine  carence qu ' ' i1  fau t  b jen  reconnaî t re .

Nous ne  sornnes  pas  ' le  
seu l  à  d resser  un  te l  cons ta t ,  Qu i  es t  à  1 'o r ig ine

de  quan t i té  de  t ravaux  récen ts ,  tou jours  p lus  fou i l l és .  Ma is  qu i  n 'on t  pas
encore convergé vers une présentat ion générale de la déterminat ion et  de
ses  var ia t jons .  0n  ne  peut  se  conten ter  de  dép lorer  ce t te  s i tua t ion  e t
a ins i  ê t re  amené à  cons idérer  conme convenab le  le  fa i t  de  tég i fé rer  sur
te l  ou  te1  emplo i  en  ver tu  de  règ les  qu i  ne  peuvent  ê t re  vér i tab lement
fondées.  t t  f ina lement  accepter  qu 'on  ne  pu isse  d iscu ter  I 'appar tenance
de te l  ou  te l  mot  à  la  c lasse  des  dé termjnants  pu isque c ,es t  par  l ,appar -
tenance à une classe de mots donnée àprt<>r i  qu'on caractér ise la déter-
mi  na t i  on  .

Avec une tel le déf in i t ion on ne peut par exemple répondre à la quest ion
de savo' i r  s i  les adject i fs numéraux doivent toujours être considérés comme
des dé terminants .  cons idérons  les  deux  phrases  su ivantes  :

( r  )  Trois hornmes sont venus.
( f ,  )  I^es Trois honmes sont venus.

0n ne peut avancer que le mot t ro is assura la même fonct ion dans les deux
phrases .  Une par t ie  de  la  fonc t ion  qu ' i l  assure  dans  la  p remière  es t  év i -



-  3 -

demment  repr ise  dans  la  seconde par  l ' a r t j c le  dé f in i .  En  un  cer ta in  sens
1 'emplo i  du  mot  t ro is  es t  a lo rs  é t ranger  à  la  fonc t ' ion  de  dé terminat ion
assurée par  l ' a r t i c le .  Les  deux  occur rences  du  même mot  i c i  re levées  ne
correspondent pas à la même fonct ion.  0n est  a insi  amené à se demander
s i  dans  ces  deux  exemples ,  le  mot  t ro is  re lève  ou  non de  la  dé termina-

t ion ,  e t  s i  non en  quo ' i  les  deux  emplo is  s 'opposent - i l s  ?  0n  ne  peut

t rancher  ce  débat  en  fa isan t  appe ls  à  des  dé f jn i t ions  empi r iques .

0 .0 .1 .  RECHERCHE D 'UNE DEFINIT ION DE LA DETERMINATION ET DES DETERMINANTS

i1  y  a  souven t  osc i l l a t ion  en t re  la  no t ion  de  dé te rminan t  e t  ce l le
de dé terminat ion  e t  ce la  n 'es t  pas  sans  conséqr rences .  L 'e f fo r t  pour  in -
venter  une dé f jn i t ion  généra1e s 'expr ime vo lon t ie rs  en  te rme de dé termi -
na t ion  tand is  que 1a  spéc i f i ca t ion  des  d ' i f fé ren tes  moda l i tés  rencont rées
dans 1a  langue u t i l i se  p lu tô t  le  te rme de dé terminant ,  ou  ce lu i  de  dé ter -
m ina t i f .

S i  on  par t  de  l 'observa t ion  d i rec te  des  dé terminants ,  i l  es t  na ture l
d ' i n t rodu i re  à  des  f ins  exp l i ca t i ves  la  no t ion  de  dé te rmina t ion ,  ma is  i l
fau t  a lo rs  mesurer  le  chemin  a ins i  parcouru .0n  ne  pour ra  app l iquer  en
re tour  une te l le  no t ion  généra le  à  l ' é tude des  dé term' inants  qu 'après  l 'a -
vo i r  sc ien t i f jquement  fondée pour  e l le -même,  e t  ce la  en  dehors  de  tou te
ré férence aux  d ivers  dé terminants  desque ls  e l le  émane.

Sans  un  te l  s ta tu t  abs t ra j t ,  e t  donc  indépendant ,  on  ne  peu t  1 'u t i l i -
ser  sér ieusement .  S i ,  dans  un  premier  temps une l i s te ,  é tab l i s  6  pos tè-

r io r î  peut  su f f i re  à  regrouper  les  dé terminants  d 'une langue na ture l le ,
ce t te  l i s te  ne  do i t  pas  serv i r  de  fondement  à  la  no t ion  de  dé terminat ion
car  s i  on  procéda i t  a ins i  on  ne  par le ra i t  sous  le  couver t  t rompeur  d 'un
vocabu la j re  d j f fé renc ié  que d 'une seu le  e t  même réa l i té .  Toute  dé f in i t ion
de la  dé terminat ion  qu i  ne  sera i t  qu 'une émanat ion  d 'un  regroupement  em-
p in ique des  dé termjnants  re t i re ra i t  à  1a  l ingu is t ique tou t  le  bénéf ice
qu 'e1 le  peut  a t tendre  de  I 'oppos i t ion  ra isonnée en t re  une no t ion  généra1e
e t  ses  réa l i sa t ions  par t i cu l iè res .

C'est  d ' i re que le statut  autonome que nous entendons donner à la not ion
de dé terminat ion  es t  pour  nous  essent ie l .  Nous  pensons que c tes t  dans  une
confusion du type de cel le que nous venons de dénoncer que réside une des
ra isons  des  d i f f i cu l tés  que nous  avons  cons ta tées .

Pour notre part  nous ut i l iserons la not ion de "déterminant"  coûme une
catégor ie  syn tax ' ique ,  comme un é t ' ique tage de  cer ta ines  un i tés  l ingu is t i -
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ques.  E t  lo rsque nous  in t rodu i rons  la  no t ion  de  "dé terminat ion ' ,  nous  en
proposerons  une dé f jn i t ion  théor ique propre  qu i  assurera  son indépendance.

0 .0 .2 .  CH0IX  D 'UN POINT DE VUE L0GIQUE

Not re  dé f in j t ion  décou lera  inunéd ia tement  du  po in t  de  vue par t i cu-
l ie r  qu i  es t  le  no t re .  Nous en tendons procéder  à  une ana lyse  log ique des
déterminants .

A f in  d 'év i te r  tou t  ma len tendu préc isons  que les  te rmes d 'ana ' l yse  log i -
que do ivent  ê t re  compr is  dans  un  sens  b ien  spéc i f ique .  Lorsque nous  em-
ployons le terme "1ogique" nous voulons évoquer 1a quest ion générale c lcs naft6,r tb
qu 'en t re t ien t  l a  langue  avec  la  réa l j té .  La  log ique  cons is te ,  pour  nous ,
en  l ' é tude  de  l ' ac t i v i té  symbo l ique  en  ce  qu ,e l le  l i e  des  s ignes  aux
ob je ts  qu ' i l s  représenten t ,  e t  auss i  en  l 'é labora t ion  des  moyens de  ce t te
é tude.

I l  y  a  i c i  deux  n iveaux  qu ' i l  f au t  b ien  d is t inguer .  Au  sens  fo r t ,  j l

s 'ag i t  du  ressor t  u l t ime  de  la  ph i losoph ie  concep tue l le  conçue  dès  I ' an t i -
qu j té  g recque,  ph i losoph ie  qu i  conrmande une grande par t  de  ce  qu 'on  peut
conven i r  d 'appe ler  la  pensée occ identa le .  En ce  sens  la  log ique a t te in t ,
ce qui  ne veut pas dire recouvre,  tout  phénomène de la langue. Au sens
fa ib le r  la  log ique rassemble  les  mécan ismes opéra to i res  qu i  permet ten t
d 'exam' iner ,  de  c lasser  e t  de  fo rmal iser  te l  ou  te l  f ragment  de  l ,exerc ice
de la  pensée.

c 'es t  au  sens  fo r t  que  la  log ique  in té resse  la  f . i ngu is t ique ,  ca r  au
sens  fa ib le  e l le  peut  ê t re  en  par t ie  récusée pu isque son l ieu  de  fo rma-
t ion  es t  fo r t  é lo igné des  langues na ture l les .  Nous pensons que les  log i -
c iens  e t  les  l ingu is tes  qu i  on t  ten té  récemment  de  féconder  leurs  p ra t i -
ques  l 'une  par  l ' au t re  on t  b ien  souvent  échoué par insu f f  i sance de  géné-
ra l i té .  Les  ca tégor ies  in té ressantes  sont  b jen  davantage les  ca tégor ies
généra ' les  de  la  log ique comme ce l  le  de  , ' complé tude"  e t  ' ,d ' incomplé tude" ,

que ce11es, que des mathématic iens pourraient qual  i f  ier  detservi le,so que
son t  te l s  ou  te ls  opéra teurs  de  te l le  ou  te l le  log ique  par t i cu l iè re .

cec i  d i t ,  i l  es t  b ien  en tendu que l 'ana lyse  log ique,  même pra t iquée
de la façon qui  sera la nôtre,  ne peut prétendre suff i re à pénétrer les
opéra t ions  de  la  langue na ture l le .  I l  y  a  dans  son exerc ice  une réduc t ion
qu ' i1  ne  fau t  jamais  oub l ie r .  C 'es t  pourquo i  i l  faudra  tou jours  tempérer
la  por tée  de  nos  cons ta ta t ions  en  ce  qu 'e l les  décou len t  d 'un  po in t  de  vue
qu i  res te  par t ' ie1 .
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0.0 .3 .  PLAN DE L ' INTRODUCTION

Nous  a l lons ,  dans  les  chap i t res  I ,  I I  e t  I I I  qu i  su iven t  e t  qu i

cons t i tuent  le  corps  de  no t re  in t roduc t jon  à  1 'ana lyse  log ique des  dé-
te rminants ,  p réc iser  un  cer ta in  nombre  de  po in ts  d ' in fo rmat ion  ou  de
méthode.  Le  premier  chap i t re  sera  pour  nous  l 'occas ion  de  re t racer  à
grands  t ra i ts  l ' h js to j re ,  moderne,  des  théor ies  de  la  dé terminat ion  de
façon à  s ingu la r iser  no t re  approche dont  on  donnera  1 'esqu isse .  Le  se-
cond chap j t re  sera  tou t  en t ie r  consacré  à  la  cons t ruc t ion  de  la  nc t j cn
de "mise  en  phrase"  qu i  commande 1a concept ion  ( log jque)  que nous  nous
fa isons  de  la  dé termjnat ion .  Le  t ro is ième chap i t re  cons is te ra  en  l 'é la -
bora t ion  d 'une l i s te  c r i t ique  des  dé terminants  qu i  seron t  1 'ob je t  de
1 'ana lyse  que nous  en t reprendrons  ensu i te .  Nous dé ta j l le rons  a lo rs  da-
vantage la  méthode que nous  su iv rons .

O,  I  ,  CHAPITRE UN SITUATION DE NOTRE ÉTUOC

0. I .0 .  DEUX OBSERVATI0NS D '0RDRE HIST0RIQUE.

Lorsqu 'on  aborde l 'é tude des  dé terminants ,  une évocat ion  de  la  que-

re l le  des  anc iens  e t  des  modernes  s ' impose tou t  na ture l lement .  Jusqu 'à
une époque récente  un  amalgame ent re  langue e t  pensée,  gu ' i l  so i t  d tobé-
d ience log ique ou  psycho log ique produ ' i sa i t  des  grammai res  d 'espr i t  men-
ta l i s te  qu i  ass ' im i la i t  en  un  tou t  le  dé te rminan t  e t  l e  nom qu ' i l  p ré f i xe .
(Cet te  ass imi la t ion  se  main t ien t  au jourd 'hu i  au  moyen de  la  carac tér isa-
t jon  de  ce  qu 'on  appe l le  le  g roupe  nomina l ) .

Cec i  d j t ,  a ins i  qu ' i l  en  es t  tou jours  en  pare ' i l  cas ,  des  ind ices  de  la
révo lu t ion  à  ven i r  é ta ien t  dé jà  p résents .  E t  l ' é tude moderne des  dé termi -
nants ,  gu i  ne  débLr te ra  év idemment  que lo rsque 1a  ca tégor ie  sera  inventée ,
s 'o rgan isera  en  par t ie  au tour  des  esqu isses  quraurcnb produ i t  auparavant
ces  ind ices .

I l  en  es t  deux  qu i  nous  para issent  cap i taux .  Le  premier  es t  l ' i so la -
t ion  précoce de  l 'a r t i c le ,  qu i  fe ra  de  ce  fa i t  f igure  de  "p ro to -dé termi -
nant " .  Le  second es t  la  foca l i sa t ion  de  la  fonc t ion  dé terminat ive  sur  le
nom,  qu ' i  loca l i sera  pra t iquement  le  champ de la  dé terminat ion  à  I ' i n té -
r ieur du groupe du nom.

La s ingu la r i té  de  l 'a r t i c le  peut  sembler  dér iver  des  prob lèmes que son
absence dans  la  langue la t ine  posa i t  aux  grammai r iens  e t  s i  on  la  ma in-
t ien t ,  en  dehors  de  tou t  souc i  d 'un  respec t  de  la  t rad i t ion ,  i l  fau t  a lo rs
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la  fonder  au  n jveau théor ique.  S ' i l  es t  b ien  le  p ro to type du  dé termi -

nant ,  i l  fau t  le  démont rer  c la i rement .

De  tou te  façon ' la  p r io r i té  h is to r ique  de  l ' é tude  de  l ' a r t i c le  ne  peu t

ê t re  mise  en  doute  dans  la  chrono log ' ie  des  débuts  de  l 'ana lyse  de  la  dé-
te rmina t ion .  L 'a r t i c le  es t  le  seu l  de  nos  dé terminants  ac tue ls  à  fa i re
1 'ob je t  d 'un  chap i t re  ( le  sept ième de la  seconde par t ie )  dans  la  g ram-

ma i re  d 'A rnau ld  e t  Lance lo t  (1969 ,39  e t  sq . ) .0n  t rouve ,  dans  la  su j te
de ce t  ouv t "age,  une ébauche de  ré f lex ion ,  t rès  ind i rec te ,  sur  la  dé ter -
m ina t ion  (op .c j t . ,57  e t  sq . ) .  P lus  que  l ' u t i l j sa t ion  par  les  au teurs  de
1 'oppos i t i on  des  qua l i f i ca t i f s  "dé te rminé"  e t  " indé te rm ' iné"n  en  un  sens
qu i  res te  in tu i t i f ,  i l  f au t  ex t ra i re  de  ce  chap i t re  la  p ropos i t i on  su i -
van te  (op .c i t .59 )  qu i  es t  r i che  d 'ense ignements :

Ce,  que lque,  p lus jeurs ,  1es  noms de nombre  corune deux ,  t ro is ,  e tc . .
@. déterminent aussi  b ien que l -e i  âTl îc ies.
eelt eFtroF cTair pour s'y arrêter.

Nous avons dans cette af f j rmat jon péremptojre tout  à la fo is la préf igu-
ra t ion  de  nos  l i s tes  ac tue l les  de  dé terminants ,  Qu i  son t  b ien  souvent
comme ic i  des  énuméra t ions  empi r iques  e t  la  man i fes ta t ion  de  l 'a t t rac t ion
qu 'exerce  dé jà  l ' a r t i c le  su r  les  au t res  dé te rminan ts .  E t  s ' j l  f a l l a i t  en
dédu i re  une dé f in i t ion  de  la  dé terminat ion  on  es t  ramené à  l 'é tude des
ar t i c les  où  l 'on  ne  t rouve r ien  de  conc luant .  Hormi  un  re levé  empi r ique
des emplo is  d i f fé renc iés  des  ar t i c les ,  aucune dé f in i t jon  généra le  n res t
donnée e t  peut  ê t re  la  no t jon  de  dé terminat ion  é ta i t -e l le  encore  que t rop
vaguement  ressent ie .  Les  au teurs  se  conten ten t  de  no ter  (op .c i t .p .a l ) .

Nous avons  d j t  en  généra l  que l 'usage des  ar t i c les  é ta i t  de  dé ter -
m iner  la  s ign i f i ca t ion  des  noms communs ;  ma is  i l  es t  d i f f i c i l e  de
marquer précisément en quoi  consiste cet te déterminat ion.

Ce t te  c j ta t jon  sou l igne  à  I ' env ie  la  foca l i sa t ion  de  l ' a r t i c le  su r  le
nom:  c 'es t  la  s ign i f i ca t ion  du  nom commun qu ' i  es t  dé terminée par  1u ' i .  De
la  même man ière  que 1es  dé terminants  s 'a ' l igneront ,  du  po in t  de  vue de
l 'é tude  de  leu r  fonc t ion rsur  l ' a r t i c le  (au  po in t  de  susc i te r  chez  cer ta ins
au teurs  la  no t ion  de  " fonc t ion  d 'a r t i c le "  ) i l s  res te ron t  foca l i sés  su r  le
nom qu ' i  l s  p ré f i xen t .

0 . I .1 .  ANALYSE STRUCTURALE ET DISTRIBUTIONNELLE

Passant aux ana' lyses contemporaines, on constate 1a prédominance

d 'une perspec t ive  s t ruc tu ra le .  L ' jnvent ion  de  la  l ingu is t ique cor rne  sc ien-

ce autonome, l ibérée de toute emprise t ranscendante et  metaphysique, sus-
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cept jb le  d 'une cons t i tu t ion  s t r i c tement  in te rne  es t  récente  :  e l le  peut

ê t re  da tée  des  débuts  de  ce  s ièc le .  B ien  év idemment  i l  fau t  là  encore

cor r iger  ce  qu ' i l  y  a  d 'excess i f  dans  ce  jugement  en  s igna ' lan t  la  p ré-

sence de quelques prédécesseurs.  Les oeuvres de Leibniz et  de l , l .  von

Humbold t ,  en  dép i t  de  pos tér j tés  i rnméd ia tes  qu i  on t  nég l igé  leurs  in tu j -

t jons dans ce domaine en sont deux grands lÉmoignages.

Au XXième s ièc le ,  la  façon tou te  neuve d 'é tud ie r  1a  langue va  t rès

v i te  por te rées  f ru i ts ,  Qu i t te  à  para î t re  perdre  ensu i te  sa  fécond i té .

Les  ver tus  de  l ' ana lyse  d is t r jbu t ionne l le  inaugurée  par  L .  B loomf ie ld

son t  éc la tan tes  tan t  qu ' i l  s 'ag i t  d 'ana lyser  la  mat iè re  l i ngu ' i s t ique ,

mais  e l le  es t  f jna lement  incapab le  de  promouvo j r  une conna issance syn-

thé t ique de  la  langue,  gu 'appe l le  pour tan t  le  renouve l lement  cons idéra-

b1e  qu 'e l le  a  au to r i sé .  I l  f au t  néanmojns ,  pour  ce  qu i  nous  occupe ,  â t -

t r i buer  à  1 'ana lyse  d is t r jbu t ionne l le  le  mér i te  incon tes tab le  d 'avo i r

réa l i sé ,  dans  le  cadre  fo rme l  du  g roupe  nom' ina l ,  l ' i so la t ion  e t la  cons-

t i tu t ion  de  la  c lasse  des  dé terminants .  Ce qu i  donne à  leur  ana lyse  l 'as -

s ' i se  qu j  l u i  é ta i t  i nd ispensab le .

Une  fo js  les  dé te rmjnan ts  j so lés  e t  réun js  en  une  c lasse  (d js t r ibu -

t ionne l le )  l eu r  ana lyse  d i f fé ren t ie l l e  s ' impose  e t  c 'es t  l à  que  I ' appro -

che  d js t r ibu t ionna l i s te  marque  le  pas .  Au  n jveau  de  la  syn taxe ,  c 'es t  l a
pro l ' i fé ra t ' ion  ' incont ro lée  de  nouve l les  ca tégor ies  avec  l 'appar i t ion  par

exemple  des  pré-dé terminants  e t  des  pos t -dé termjnants .  M.  Gross  (1977,18)

es t  a ins i  amené à  in t rodu i re  les  sous-c lasses  "Dadv" r  "Dnom",  Dad j "  e t

"PréD"  e t  p rend a jns j  le  r j sque de  la isser  la  no t ' ion  mère  se  d iss iper  dans

un brou i l la rd  combina to i re .  0n  peut  év jdemment  espérer  que 1a  mach ine  sJ /n -

tax ' i que  f in j ra  par  s 'a r rê te r  d 'e l l e -même,  ou  p lu tô t  s tab i l i se r  ses  résu l -

ta ts  au  vo is inage  de  que lques  po in ts  f i xes ,  e t  ce la  que lque  so i t  l ematé -

r iau  qu 'on  lu j  aura  donné en  pâ ture ,  ma is  ce la  nous  para î t  douteux .  I l  nous
para ' i t  ra isonnab le  d 'a f f iner  ce  matér iau ,  a f in  que les  en t rées  de  la  mach i -

ne  so ien t  s imp l i f iées  au  mjeux .  Ce sera  no t re  cho ix  e t  on  ne  devra  pas  s 'é -

tonner  de  nous  vo i r  s 'abs ten i r  de  su iv re  les  d is t r ibu t ionna l i s tes  su r  leu r

te r ra in ,  ce  qu i  ne  nous ' in te rd i t  pas  de  reconnaî t re  tou t  l ' i n té rê t  de  leurs

travaux

Une façon de raf f iner le fonct ionnement de la machine syntaxique consis-

te  à  ad jo indre  aux  techn ' iques  de  d i f fé renc ia t ions  d is t r ibu t ionne l les  des
techn iques  t rans format ionne l les .  0n  débouche a lo rs  sur  une d i f f i cu l té  con-

s idérab le :  s i  on  veut  dépasser  un  n iveau de  compréhens ion  qu i  res te ra i t
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s inon exc lus ivement  descr ip t i f  comme ce la  semble  ê t re  le  cho ix  de
Z.  Har r is  (1976) ,  on  es t  condu i t  à  fa i re  appe l  d 'une façon ou  d ,une au t re
au sens  des  express ions .  Au de là .des  prob lèmes que pose la  mise  en  oeuvre
r igoureuse d 'une no t ion  auss i  impréc ise ,  on  do i t  mesurer  l ' écar t  qu i  se
creuse avec  le  p ro je t  de  cons t i tu t ' ion  in te rne  de  la ' l ingu is t ique.  Nous
avons de  bonnes ra isons  de  penser  qu 'une sémant ique ne  peut  se  cons t i tuer
fo rme l lement  (c f .  i n f ra ,L . [3 )  e t  ce ]a  nous  inc l ine  à  penser  que  ce  genre
de ten ta t i ve  condu j t  à  déborder  du  cadre  que s 'es t  donné 1a  l ingu is t ique
s t ruc tura l  e .

Nous ten terons  de  contourner  la  d j f f i cu l té  en  n 'esqu ivant  pas  le  fond
du prob ' lème,  qu j  es t  1a  ques t ion  du  sens .  B ien  au  cont ra i re ,  nous  a l lons
t rans former  la  p ie r re  d 'achoppement  en  une so l jde  borne d ,ancrage.  Le
sens  n ' in te rv iendra  pas  comme une en t rée  nécessa i re  e t  nécessa i rement  ex-
terne du système d'analyse, mais comme point  de fu i te d 'une transforma-
t ion  fo rmel le .  p tu tô t  que de  fa i re  appe l  au  sens  de  te l le  ou  te l le  ex-
press ion ,  nous  d js t inguerons  dans  l 'opéra t ion  qu i  comnun ique à  un  énoncé
son sens diverses modal i tés dont le repérage systémat ique informera les
pr inc ipes  de  no t re  ana lyse  d i f fé ren t ie l le  des  dé terminants .

A f in  de  complé ter  ce  rap ide  tour  d 'hor izon ,  no tonsque no t re  approche
est complètement étrangère aux problèmes que pose une concept ion généra-
t j v is te  de  la  g rammai re .  Ce la  peut  para î t re  surprenant  s i  I ' on  se  rappe ' l le
que 1 'ana lyse  des  dé terminants ,  pâF l 'examen de la  no t ion  de  quant i f i ca-
teur  par  exemple ,  es t  au  coeur  de  la  po lémique en t re tenue par  ceux  qu i  se
sont  appe lés  les  sémant ic iens  généra t iv is tes .  Nous nous  s i tuons  en  amont
de ce  genre  de  débat ,  1à  où  nous  para î t  access ib le  e t  nécessa i re  une amé-
l io ra t ion  p réa lab le  de  la  dé f in i t i on  de  la  no t ion  de  dé te rmina t ion .  C ,es t
un progrès qui  commande à notre avis les termes mêmes du débat et  qui  con-
s ' i s te  en  f  i so la t ion  r igoureuse de  fonc t ions  é lémenta i res ,  du  type  de  la
déterminat ion ,  indépendamment  des  observa t ions  d is t r ibu t ionne l les  qu i  les
ont  suggérées ,  p réa lab le  jnd ispensab le  à  la  bonne marche du  sys tème.

ce la  nous  para î t  encore  p lus  nécessa i re  dès  qu 'on  adopte  1a  perspec-
t i ve  généra t iv is te  dans  la  mesure  où  e l le  es t  une ten ta t i ve  de  réduc t ion
au f in i  de  la  combina to i re  s t ruc tu ra le .  Dans tous  les  cas  de  f igure  on  ne
peut  ra isonnab lement  fa i re  l ' impasse d 'une c la r i f i ca t ion  qu i  nous  para î t
ê t re  u rgente .  Nous n 'avons  pas  l ' i n ten t ion  d 'en t re r  dans  la  po lémique,
mais  seu lement  de  chercher  à  réa l i ser  un  ob jec t i f  t rès  s imp le :  ob ten i r
une dé f in i t ion  généra le  de  la  dé terminat ion  e t  e f fec tuer  une c lass i f i ca-
t ion  d i f fé ren t ie l le  des  en t i tés  l ingu is t iques  qu i  lu i  son t  assoc iées .
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0.T .2 .  LES GRAMMAIRES USUELLES

L 'h is to i re  récente  que nous  venons d 'écr i re  à  no t re  man ière ,  a f in
de bien fai re comprendre nos pressuposés, doi t  être tempérée et  i l  nous
semble qu'un bon moyen de le fa i re est  de se tourner vers les grammaires

usue l les  qu i  par  na ture  cor r igent  1es  var ia t ions  théor iques  success ives
et  o f f ren t  a ins i  des  syn thèses  dont  on  aura j t  to r t  de  sous-es t imer  l ' im-
portance. Nous nous sonrnes déjà référés à la Grammaire Larousse du Fran-

ça is  Contempora in ,  à  la  Nouve l le  Granmaj re  du  França js  e t  au  D ic t ionna i -
re  de  l ingu is t igue e t  à  leurs  p résenta t ions  des  dé term' inants .  Nous pour -

r ions ic j  c i ter  des t ravaux qui  les jnforment conrne 1a grarrnaire de
Damoure t te  e t  P ichon  (1911-1950)  e t  I ' a r t i c le  de  G.  Gu i l l aume (1919) .

Nous resterons en fai t  au niveau des manue' ls pour respecter ce qui  nous
semble  en  eux  1e  p lus  p réc ieux  :  une fo rmula t ion ,  cer tes  schémat ique car
s imp l i f iée ,  t rès  d i rec te  du  mjn imum requ is  pour  un  man iement  cor rec t  de

la  dé terminat ' ion .  Ce la  su f f j t  à  assurer  à  peu près  convenab lement  1 'ap-
pren t issage de  la  langue,  e t  on  ne  peut  leur  dén ie r  sur  ce  p lan  une cer -
ta ine  e f f i cac j té .  De p ' lus  aucune recherche n 'a  pu  jusqu ' i c i  p ré tendre

remet t re  en  ques t ion  leurs  p résenta t jons  des  dé terminants .
Dans ces  ouvrages ,  nous  t rouvons  une descr ip t ion  qu i  se  sa i t  ma lhab i le

e t  i ncomplè te  de  la  dé te rmina t ion ,  Qu i  cu lm ine  dans  la  pub l i ca t ion  d 'une
l i s te  des  dé terminants ,  quas iment  ident ique d 'un  ouvrage à  l rau t re ,  e t  que

nous sommes fondés  à  appe ler  la  l i s te  t rad i t ionne l le  des  dé terminants .  Au
vu de  la  complex i té  de  la  ques t ion  1 'avantage pédagog ique de  te l les  expo-
s i t jons  es t  incontes tab le  e t  on  ne  vo i t  pas  b ien  ce  qu 'on  pour ra i t  leur
subst i  tuer avantageusement.

I l  nous  fau t  là  encore  sou l igner  I ' ac tua l i té  de  l ' i n te r roga t ion  su r  la
déterminat ion  e t  les  dé termjnants .  Qu 'on  prenne 1e  par t i  d 'une cer ta ine  sa-
gesse en suivant les granrnaires usuel les,  et  on est  ramené à la même cons-
ta ta t ion  que  ce11e  qu i  décou le  d run  par t i  p r i s  opposé .

0 . I .3 .  PROJET DIANALYSE DIFFERENTIELLE

Nous pensons pouvoir  proposer quelques éléments de réf lexion de na-

ture à fa i re progresser la compréhension que nous avons des opérat ions l iées
à la  dé terminat ion .  C 'es t  en  méd i tan t  les  d i f f i cu l tés  rencont rées  qu ' i l  nous

est apparu que l 'énoncé même du problème posé contenai t  les informat ions né-
cessa i res  à  sa  so lu t ion .  En d is t inguant  la  dé terminat ion  co i f fne  fonc t ion  gé '
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nérale d 'une part  et  les déterminants comme mots supports de cette fonc-
t ion d 'autre part ,  nous sommes amenés à procéder en deux temps. La pre-
mière  phase sera  ce l le  de  I 'abs t rac t ion  d 'une fo rm€,  d 'une fo rme qu i  so i t
dé f in ie  d 'une man ière  indépendante  des  re levés  empi r iques  qu i  I 'on t  sus-
c i tée .  La  seconde phase sera  ce l le  de  la  p ro jec t ion  de  ce t te  fo rme abs-
t ra i te  su r  la  man iè re  l i ngu is t ique ,  où  e l le  se  concré t j se ra  se lon  d ive r -
ses  moda l j tés .  En procédant  a ins i ,  nous  e f fec tuerons  le  type  même de l ,ana-
lyse  log ique avec  ses  deux  mouvements  :  ce lu i  de  l ,abs t rac t jon  d ,une fo rme
à par t i r  de  la  réa l i té  e t  ce lu i  du  re tour  opéra to i re  de  ce t te  fo rme vers  la
réa l  i  té .

Bien souvent on rencontre des analyses qui  se prétendent logiques mais où
le  second mouvement  n 'es t  pas  vér i tab lement  réa l i sé .  Ces  ana lyses  produ i -
sent  a lo rs  des  théor ies  v ides  de  sens  par  abs t rac t jon  sans  re tour .  E t  1e
p lus  souvent  ce t te  incapc i té  à  ê t re  opéra to i re  décou le  en  fa i t  de  l , inachè-
vement  du  premier  mouvement  :  la  ten ta t i ve  d 'abs t rac t ion  n ,a  pas  é té  con-
du i te  à  son te rme e t  n 'a  pas  reçu  1a  sanc t ion  d 'une c lé f in i t ion  indépendante
e t  on  n 'a  pu  a ins j  accéder  au  po in t  de  vue domjnant  qu i  es t  nécessa j re  pour
assurer  la  fécond i té  de  ce  genre  d ,ana lyse .

L 'o r ig ina l i té  de  no t re  méthode  cons is te ra  en  I ' u t i l i sa t ion  du  p rob lème
dt r  sens  pour  repérer  a  p r io r i  les  var ia t jons  des  pro jec t ions  dans  la  réa-
l i té  de  la  no t ion  de  dé terminat ion .  Ce l le -c i  jouera  le  rô le  de  fo rme abs-
t ra i te  e t  no t re  ana lyse  d i f fé ren t ie l le  cor respondra  aux  d iverses  moda l i tés
de re tour  de  la  fo rme vers  la  langue na ture l le .  Nous pouvons représenter
notre démarche au moyen du schéma suivant :

Langue na ture l  le  :  données empi r iques
à propos des dj f férents déterminants

I
J.Rremière 

phase :  mouvement d 'abstract ion
Elabora t jon  d ,une fonc t ion  généra ' le .
Déf in i t ion  abs t ra i te  de  la  dé terminat ion

I
I Seconde phase : retour de la forme

V vers  la  réa l i té
Langue na ture l le  :  p ro jec t ions  d i f fé renc iées
de la  no t ion  de  dé terminat ion  e t  c lass i f i ca-
t ion â pr ior i  des déterminants.

Nous effectuerons ' le 
premier mouvement de notre analyse dès la présente

in t roduc t ion ,  essent ie l lement  dans  le  chap i t re  su ivant .  Le  second mouve-
ment correspondra au corps même de notre propos et  con*i tuera l ,analyse
proprement di te.
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Cela  nous  condu i ra  à  p roposer  une c lass i f i ca t ion  in te rne  de  la  c lasse
(d is t r ibu t ionne l le )  des  dé terminants ,  Qu i  décou le  d 'une procédure  auss i
ob jec t ive  que ce ' l le  que su i t  l ' ana lyse  d is t r ibu t ionne l le .  Ev idemment  nous
ne pré tendons pas  à  l 'exc lus iv i té  de  ce t te  démarche,  e t  b ien  drau t res  mé-
thodes sans  doute  pour ra ien t  condu i re  à  un  résu l ta t ' s im i la i re .  par  a i l -
leurs ,  on  ne  sera  pas  surpr is  de  re t rouver  a ins i  des  d i f fé renc ia t ions  é ta -
b l ies  depu is  fo r t  long temps comme l 'oppos i t ion  en t re  a r t j c le  indéf in i  e t
l ' a r t i c le  dé f in i  pa r  exemple .  Cres t  l e  con t ra i re  qu i  se ra i t  su rp renan t ,
vo i re  inqu ié tan t .  Nous revend iquons seu lement  l ' o r ig ' ina l i té  d ,un  procédé
sys témat ique exp l j c i tan t  tou tes  les  d is t inc t ions  de  ce  type ,  gu ,e l les
so ien t  ou  non t rad i t ionne l lement  reçues .  E t  c 'es t  1 'exposé de  ce  procédé,
i l lus t ré  par  son app l ica t ion  à  l 'é tude des  dé terminants  qu i  cons t i tue
l ' essen t ie l  de  no t re  p ropos .

Avant  d ren  en tamer  la  p résenta t jon ,  i l  nous  fau t  reven i r  au  premier
mouvement  de  l rana lyse  log ique en  dé f in issant  cor rec tement  la  fo rme tog i -
que que nous  en tendons assoc ie r  à  la  no t jon  de  dé term' ina t ion .  Cet te  dé f i -
n i t ion  do j t  ê t re  indépendante  de  la  c lasse  des  dé terminants  a f in  de  res-
pec te r  les  cond i t j ons  d 'u t i l j sa t ion  de  no t re  méthode  qu i  requ ie r t  I ' accom-
p l i ssement  to ta l  du  mouvement  d 'abs t rac t jon .  C 'es t  à  la  su i te  de  ce  t ra -
va i l  de  dé f in i t ion  où  nous  pos tu le rons  une cer ta ine  concept ion  de  la  dé ter -
minat ion que nous pourrons entrer dans le v i f  du sujet  et  entreprendre
I 'ana lyse  d i f fé ren t ie l l e  annoncée .  C 'es t  à  la  dé f in j t i on  du  concep t  log ique
de "dé terminat ion"  qu ,es t  consacré  le  chap i t re  qu i  su i t .

O ,  I  I  .  CHAPITRE DEUX -  NOTION L ,OGIOUE DE 
, ,DETERMINATION, ,

O. I I .O.  DETERMiNATION ET GRAMMATICALITE

I l  ressort  de ce qui  précède que notre analyse dépendra en grande
par t ie  des  te rmes avec  lesque ls  nous  décr i rons  e t  exp l i c i te rons  la  fonc-
t ion  de  dé terminat ' ion .  Auss i  fau t - j l  cons idérer  la  cons t ruc t ion  que nous
a l lons  fa i re  avec  a t ten t ion  en  condamnant  à  l ' avance tou te  exp lo i ta t ion
trop simpl i f icatr ice de notre propos. Notre démarche est  en quelque
sor te  expér imenta le  :  nous  in t rodu jsons  une concept ' ion  s imp l i f iée  de  la
déterminat ion ,  en  reconna issant  tou t  ce  qu 'e l le  peut  avo i r  de  fac t i ce ,
a f in  de  fa i re  appara î t re  que lques  unes  de  ses  ar t i cu la t ions  essent ie l les .
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Notre po' int  de départ  sera la considérat ion drune propr iété conmune
à tous  les  é léments  de  la  c lasse  des  dé terminants  généra lement  mis  en
avant par tous les auteurs :  la déterminat ion est  une nécessi té pour ' la

cons t i tu t ion  d 'une phrase cor rec te .  Les  phrases  su ivantes  peuvent  ê t re
considérées comme des mises en relat ' ionrentre des noms d'une part  et  des

dbutrtr qlrt
f ragments de phrasejdi i j  ne sont correctement expr imées que par l 'usage
des dé terminants .

(  a )  un homme court .
( + ) TTs ont vu un homme.
(  r )  I l  en fonce Td c lou  avec  un  mar teau.
(e )  Un beau matTfr- ,  i l  s ,en aTfa.
(  + )  Ie  l i v re  es t  i n té ressan t .
(  g )  S6'n chien aboie.
(s  )  Deux orages  on t  éc la té  h ie r  au  so j r .

Dans tous  les  cas  la  d ispar i t ion  du  dé terminant  sou l igné dénaturerau  sens
for t r la  phrase.  Nous cons idérons  que la  p résence d 'un  dé terminant  es t  né-
cessa i re  pour  que l 'énoncé so i t  b jen  cons t ru i t .  Nous  acceptons  la  no t ion
de phrase b ien  cons t ru i te  comme une no t ion  pr im i t i ve  sur  laque l le  nous  ne
nous interrogerons pas. Cet appel  à la compétence pourrai t  paraî t re dan-
gereux dans la mesure où nous souhai tons pour des rajsons développées en
0.1 .3 .  év j te r  lo rs  de  la  cons t ruc t ion  de  no t re  fo rme log ique tou t  appe l
au  sens  des  express ions .  Au de là  de  la  g rammat ica l i té ,  nous  n 'admet tons  en
ef fe t  comme énoncé recevab le ,  e t  donc  soumis  à  l 'ana lyserque ceux  qu i  peu-
vent  d 'une man ière  ou  d 'une au t re  recevo i r  un  sens .  Not re  cons t ruc t ion
échappe  en  fa j t  à  ce t te  d i f f i cu l té :  s . j  e l l e  es t  suggérée  par  l ,observa-
t ion  que nous  venons de  fa i re ,  e l le  peut  ê t re  in t rodu i te  pour  e l le -même
indépendamment de tout appet à la compétence.

Dans les  exemples  donnés c i -dessus  le  dé terminant  p ré f i xe  tou jours  un
nom (e t  cec i  es t  source  d 'abus  s j  on  en  in fè re  t rop  rap idement  que la  dé-
te rmina t ion  opère  au  n jveau du  nom)n un  nom qu i  peut  occuper ,  a ins i  dé ter -
m iné ,  d i f fé ren tes  "p laces ' l  g rammat ica les .  Dans  1a  phrase  (a )  c ,es t  l e  su -
je t  g ranmat ica l  qu i  semble  concerné,  dans  la  phrase (+)  c 'es t  le  complément
d 'ob je t ,  dans  les  phrases  (5  )  e t  (  e  )  d ivers  compléments  c i rcons tanc ie ls .
Ces var iat ions ne semblent pas importantes pour notre propos. Ce que nous
sou l jgnons  c 'es t  l ' appar i t i on ,  i c i  ou  là ,  d 'un  dé te rminan t  lo rsqu ,es t
sce l lée  cor rec tement  dans  la  langue,  c 'es t  à  d i re  par  le  t ruchement  d 'une
phrase qu i  so j t  g rammat ica le ,  une re la t ion  en t re  d 'une par t  un  nom e t
drau t re  par t  un  f ragment  de  phrase ou  f igure  un  verbe .  Pour  ê t re  c la i r ,
nous par lerons de relat ion de "nom" à "verbe" en donnant à ce dernier terme



-.,t3-

une accept ion  p lus  é tendue que ce l le  qu i  es t  hab i tue l lement  reconnue
au terme "syntagme verbal" .  En ef fet  ce dernier terme s 'oppose à celui
de  "syn tagme nomina l "  en  pos i t ion  grarnnat ica le  de  su je t ,  e t  nous  ne
voyons pas pourquoi  nous devr ions accepter a pr ior i  un te l  découpage de
la  phrase p lu tô t  qu 'un  au t re .  Nous souscr ivons  to ta lement  au  propos  de
J .M.  Zemb (1976 ,166)  :

La  thèse  que  je  rsou t iens  i c i  cons is te  à  d i re  que  1 'ana lyse  de  la
phrase au  "su je t "  e t  "p réd jca t ' r  es t  u top ique e t  pour tan t  fausse,
que la  concept ion  grammat ica le  de  la  s t ruc tu re  , ' su je t -p réd ica t , ,
es t  un  emprunt  à  un  cer ta in  é ta t  de  la  log ique,  que les  g ramnai -
res à schéma sP/sv essayent de perpétuer cet  emprunt en lu j  don-
nant  une appar tenance l ingu ' i s t ique ,  gu€ l 'é labora t ion  de  préd ica t
du  type  9e  f (x , ! ,2 )  r i sque en  revanche de  déshab i l le r  p ie r re  ( ' le
p réd ica t )  pour  hab i l l e r  Pau l  ( l e  lo t  des  a rguments )  ( . . . )

Nous ne  vou lons  jn fé rer  de  no t re  d is t jnc t ion  des  deux  te rmes,  le  "nom"
et  le  "verbe" ,  gu i  son t  mis  en  re la t ion  aucune métaphys ique sur  le  rô le
de te l le  ou  te l le  conf igura t ion  grammat ica le ,  e t  nous  ne  vou lons  pas
p lus  déc lencher  un  découpage à  répét i t ion  qu i  aura j t  de  grandes chances
de res ter  un  jeu  s té r i le .  Nous vou lons  s imp lement  ident i f ie r  la  mise  en
re la t ion  en t re  le  nom "homme"  e t  le  verbe  "cour r i r "  dans  l 'exemple  (3  )
e t  ce l le  en t re  le  nom "homme"  e t  le  "verbe"  " i l s  on t  vu"  dans  l texemple
( t r ) .  Que  ce t te  re la t ion  so j t  pa ra l lè le  à  ce l le  de  su je t  à  ve rbe ,  d ,ob-
je t  à  su je t  e t  verbe ,  cec i  es t  second pour .ce  qu i  nous  occupe.

c 'es t  pourquo i  l es  exemples  (T  ) ,  (  s  )  e t  ( s  )  qu i  j l l us t ren t  le  même
phénomène à propos de déterminants qui  ne sont pas des art ic les ont été
cho is is  dé l ibérément  dans ;une conf igura t ion  où  le  "nom"  de  la  re la t ion
occupe la  p lace  grarnrna t ica le  du  su je t .  Pra t jquement  la  régu la r i té  que
nous met tons  a ins i  en  év idence ne  requ ie r t  que des  j l l us t ra t ions  t rès
s' imples du type "déterminant-nom-verbe".  cela apparai t  de manière t rès
nette en rapprochant les deux exemples suivants :

(  e  )  Son ch ien  abc ie .
(- to)  Sn- chien noir  aboie.

Dans  les  deux  cas  l ' é l im ina t ion  de  I ' ad jec t i f  possess i f  es t  imposs ib le .
I l  y  a  cer ta jnement  un  surc ro i t  de  préc is ion  dans  la  phrase ( , to ) ,  qu i  es t
du  à  la  p résence  de  I ' ad jec t i f  qua l i f i ca t i f ,  ma is  ce la  es t  d 'un  o rd re
é t ranger  au  phénomène que nous  examjnons .  L ' in t roduc t ion  de  l 'ad jec t i f

"no i r "  dans  l 'assemblage "ch ien  abo ie"  n 'en  fa i t  pas  une phrase cor rec te .
C 'es t  l ' ad jec t i f  possess i f  "son"  qu i  assure  ce t te  cor rec t ion ,  e t  ce la  que
1a phrase possède ou  non l rad jec t ' i f  qua l i f i ca t i f .  S i  on  es t  ten té  de  fa i re
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par t i c ipe r  1 'ad jec t i f  qua l i f i ca t i f  à  la  "dé te rmina t ion" ,  i l  s 'ag ' i t  a lo rs

d 'une "dé terminat ' ion"  en  un  sens  b ien  d i f fé ren t  de  ce lu i  que nous  vou-

lons  c la i rement  dé f in i r .  I1  y  a  cer ta inement  a lo rs ,  s i  l ' on  veut ,  con-

t r ibu t ion  à  une dé terminat ion  du  ré fé ren t  par  l ' i n t roduc t ion  d 'une pré-

c is jon  supp lémenta i re  ma is  ce la  sor t  de  no t re  p ropos  ic i ,  où  nous  en t re -

prenons de  rédu i re  la  dé termjnat ion  à  une no t ion  s imp le  qu i  ne  peut

s 'accorder  à  de  te l les  généra1 i tés .  En  fa i t  l ' ad jec t i f  possess i f  " son"
opère dans les deux phrases ci tées sur ce que nous avons appelé le "nom"
que  ce lu i -c j  so i t  s imp le  ( "ch ien" )  ou  comp lexe  ( "ch ien  no i r " ) ,  de  la

même man iè re .  C 'es t  pourquo i  dans  la  su i te  nous  u t i l i se rons  a f in  d ' ' i l -

lustrer notre propos des phrases simples analogues quand à la morpholo-

g ie  à  la  phrase  (8  ) .

O. I  I .1 .  NOTION DE ' 'MISE EN PHRASE' '

A f in  de  dé f in j r  la  p ropr ié té  que nous  venons de  met t re  en  év idence,

nous  d i rons  que " les  dé terminants  marquent  la  mise  en  phrase" .  Cet te  mise

en phrase es t  une t rans format ion  du  matér iau  l ingu is t ique dont  1es  opé-

randes sont un "nom" et  un "verbe".  Nous ne voulons pas dire que ce sont

les  dé terminants  qu i  réa l i sen t  ce t te  mjse  en  phrase,  nous  cons idérons

seu lement  que leur  appar i t ion  dans  la  morpho ' log ie  d 'une phrase co inc ide

avec le moment où la phrase est  b ien formée. De mâme le fa i t  que les dé-

term' inants préf ixent des noms ne doi t  pas réduire leur champ opératoire

à  ces  seu ls  noms :  c tes t  le  coup le  "nom"- "verbe"  en  en t ie r  qu i  es t  a t te in t

par  l ' appar i t ' i on  du  dé terminant  pu isqu ' i l  marque une mise  en  re la t ' ion  en-

t re  ses  deux  é léments .  Cec i  es t  b ien  connu e t  es t  dé jà  d iscu té  par  exemple

dans Mc Cawley  (1968) .  I l  fau t  d is t inguer  so igneusement  le  p ré f i xage du

nom par  le  dé terminant  à  la  sur face  de  la  phrase,  e t  1 'ac t ion  de  la  dé ter -

mina t ion  sur  l ' ensemble  des  cons t i tuants  de  la  phrase au  n iveau de  sa

s t ruc ture  log ique.

Pour  b ien  préc iser  ce  que nous  en tendons par .s t ruc tu re  log ique nous  ex-

p l i c i te rons  l ' ac t jon  de  "m ise  en  phrase"  en  d jsan t  d 'e l l e  qu 'e l le  peu t  ê t re

comprise comme une mise en relat ion prédicat ive où le nom préf ixé par le

déterminant est  sujet  logique prédiqué et  où le "verbe" est  prédicat .  Rap-

pelons que le nom en tant que sujet  logique peut occuper une place gram-

mat ica le  d is t inc te  de  ce l le  du  su je t  (g ranunat ica l )  e t  que le  "verbe , , re -
groupe en  fa i t ,  au tour  d 'un  verbe  au  sens  t rad i t ionne l  le  p lus  souvent ,

tout  ce qui  s 'oppose au "nom" retenu. Nous avons discuté cet te concept ion
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de I ' interférence des découpages logiques et  grammaticaux de la phrase
au paragraphe précédent.  Par exemple dans la phrase

( h ) I ls ont vu un homme
nous ana lysons  la  dé terminat ion  en  te rme de mise  en  re la t ion  préd ica t ive
où  "homme"  es t  l e  nom qu i  es t  su je t  ( l og ique)  de  la  p réd ica t ion  e t , ' I l s
on t  vu"  es t  "verbe"  qu i  es t  le  p réd ica t .  s i  que lquefo is  i l  y  a  co inc i -
dence en t re  su je t  log ique e t  su je t  g rammat ica l ,  i  I  ne  fau t  pas  en  in -
du i re  un  pr inc ipe  généra1.  Pour  la  d iscuss ion  de  ce  po in t  impor tan t  nous
renvoyons  à  l ' a r t i c le  de  J .M.  Zemb (L976 ,165  e t  sq . ) .

A f in  de  b ien  fa i re  ressor t i r  la  na ture  fo rmel le  de  no t re  no t ion  de
mise  en  phrase a ins i  exp l ' i c i tée  en  te rmes log iques ,  on  peut ,  en  conve-
nan t  dans  l ' éc r j tu re  d 'une  p ropos i t i on  tog ique  d 'u t i l i se r  des  paren thè-
ses  pour  cadrer  le  su je t  ( log ique)  e t  des  c rochets  pour  cadrer ]e t '  p ré -
d jca t ,  p roposer  I ' ana log ie  su ivan te  :

chien, aboyer
I

MISE EN RELATION PREDICATIVE
J-

( ch ien) ' taboyerJ

i1s ,  vo i r ,  homme
.t

I i 1s ,  vo i r ]  (homme)

Avant d 'analyser ce type de rapprochement précisons que nous reprendrons
dans la  su i te  la  d is t inc t ion  en t re  c rochets  e t  paren thèses  quand on  sera
amené à  reprendre  une te l le  exp l i c i ta t ion  log ique.  Dans I 'exemple  ( r t )  le
fa i t  que le  dé terminant  appara issant  i c i  so i t  l ' a r t ' i c le  dé f in i  es t  pure-
ment  acc idente l  :  ce t  a r t i c le  es t  i c i  un  représentan t  que lconque de  la
c lasse  des  dé term' inants .  I l  es t  b ien  év ident  néanmoins  que la  na ture  ex-Ju déJtvvrrintnt
acteYqui apparaî t  dans la phrase joue un rôle dans 1a compréhension qu,on
peut  en  avo i r ,  ma is  ce la  ressor t  d 'une par t ' i cu la r isa t ion  u l té r ieure  qu i
sera  é tud iée  lo rsque nous  e f fec tuerons  I 'ana lyse  d j f fé ren t ie l le  du  re tour
vers la langue naturel le de la forme logique que nous sommes en train de
cons t ru i re .  Dans I 'exemple  ( ,11)  tou jours r le  fa i t  que le  "nom"  en  temps que
terme de la "mise en phrase" occupe la place gramnat icale dn sujet  est
auss i  purement  acc idente l .  L 'exemple  ( - tg )  i l l us t re  la  même opéra t ion  avec
un "nom" qui  occupe la place grarnmat icale de complément d 'objet .  Tout
cec i  fa i t  ressor t i r  le  carac tère  abs t ra i t  de  no t re  no t ion ,  dont  I 'ac t ion
se si tue en amont de nombreuses di f férenciat ions d 'ordre granrnat ical .

( r l )  ch ien ,  aboyer
I

MISI EN PHRASE

te cfr%n aboie

(41 , )  i l s ,  vo i r ,  hornme
.t

i ls  ont  vu un homme
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Et  nous  au tor ise  à  i l l us t re r  no t re  p ropos  avec  des  phrases  s imp ' les  du
type sujet-verbe (au sens granrnat ical)  comme (-u),  en étendant sans di f -
f i cu l té  nos  observa t jons  aux  au t res  cas  de  f igure  poss ib les .  Cet te  ex-
tens ion  po ten t ie l le ,  nous  la  p résupposerons  lo rsque,  dans ' le  corps  de  no-
t re  p ropos '  nous  e f fec tuerons  no t re  ana lyse  d i f fé ren t ie l le  en  t rava i l lan t
sur un corpus drexemple où les déterminants seront var jés et  détermine-
ront des noms occupant diverses places grammaticales.

O.I I .2.  QUELQUES COMMENTAIRES SUR LA NOTION DE ' 'MISE EN PHRASE',

Avant  d 'examiner  que lques  cas  par t i cu l ie rs ,  revenons sur  no t re  dé f i -
n i t ion de la déterminat ion que nous avons caractér isé comme propr iété com-
mune propre  à  tous  les  dé terminants .0n  pour r ra i t  ê t re  ten té  de  la  rappro-
cher de la not ion "drassiet te" du nom, pour par ler  comme Damourette et
P ichon l rs r ' J%u encore ,  ma is  p lus  d i f f i c i lement ,  de  ce l le  de , ,coupure , 'pour
par le r  corme G.  Gu i l laume ( ts ts ) .  E l le  es t  en  fa i t  assez  d j f fé ren te .  Nous
avons e f fec tué  une réduc t ion  cons idérab le  en  ne  re tenant  que l 'aspec t  log i -
que des  choses ,  au  n jveau d 'une mise  en  re la t jon  préd ica t ive ,  e t  nous  per -
dons du même coup toutes lesconnotat ions qoe les termes ci-dessus évoquent.
Not re  po in t  de  vue es t  à  l ' opposé d 'une ana lyse  in tens ionne l le  des  phrases .
Un bon moyen de  1 'expr jmer  cons is te  à  donner  la  descr ip t ion  fo rmel le  de  la
mjse  en  phrase de  la  man ière  su ivante  :

( - '13 )  "nom", "verbe"
ù

(nom)  [verbe ]
en respectant les convent ions terminologiques et  les convent ions de nota-
t ions  données p lus  haut .  C 'es t  seu lement  lo rsqu 'on  pro je t te  ce  schéma sur
1a langue na ture l le  qu 'on  peut  éventue l lement  in t rodu j re  une composante
in tens ionne l le  dans  1 'ana lyse ,  ma is  ce la  re lève  a lo rs  du  mouvement  de  re -
tour de la forme logique que nous ne vou' lons pas entreprendre avant dra-
vo i r  su f f i samment ' i so lé ,  dans  son abs t rac t ion ,  la  fo rme en ques t jon .  Re-
marquons que notre déf in i t ion décr i t  la déterminat ion comme agissant sur
le  coup le  ( "nom"r "verbe" ) ,  ce  qu i  n 'es t  pas  le  cas  des  concept ions  rappe-
lées  c i -dessus  où  i l  ne  semb' le  y  avo i r  opéra t ion  que sur  les  subs tan t i f s .
En fai t  notre choix témoigne du fai t  que nous nous sonrnes dél ibérément
é lo igné des  suggest ions  morpho log iques  pour  exh iber  une fo rme log ique qu i
possède en  so i  la  dé f in i t ion  de  son champ opéra to i re .  C 'es t  ce  cho ix  dé l i -
béré  qu i  nous  permet  d 'a f f i rmer  que Ia  dé f in i t ion  de  la  dé terminat ion  que
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nous proposons est  indépendante des propr iétés inmédiates relevées empi-
r iquement  lo rs  d 'un  examen de la  c lasse  des  dé terminants .

Venons-en main tenant  à  que lque chose de  p lus  dé l i ca t  en  examinant  sur
des exemples des énoncés qui  semblent rester en marge de nos concept ions.
Cons idérons  tou t  d 'abord  l ,énoncé su ivant  :

(1+)  Que ' l1e  maison !
0n peut admettre,  et  nous verrons plus lo in( l l lUp)que cela méri te d 'être
c r i t i qué ,  QU ' i l  y  a  là  un  dé te rminan t ,  l , ad jec t ' i f  exc lamat i f  que l le  qu i
préf ixe le substant i f  maison. Apparenrnent i l  n 'y a pas de verbe et  cet te
absence semble fa i re échapper ce type d,énoncé au champ opératoire de
not re  dé f in i t ion .  0bservons  néanmoins  qu 'on  ne  peut  fa i re  d ispara î t re
1 'ad jec t i f  exc lamat i f  sans  décons t ru i re  la  phrase :

(" i f  )  "majson !
I l  semble  b ien  que là  auss i  le  dé terminant  par t i c ipe  à  la  cons t i tu t ion  en
phrase cor rec te  de  l 'énoncé.0bservons  sur tou t  que la  d jspar i t ion  du  po in t
d 'exc lamat jon  décons t ru i t  auss i  la  phrase

( -16)  *  que11e  ma ison
Nous conv iendrons  a lo rs  de  vo i r  en  ce  po in t  d 'exc lamat ion  le , ' verbe ' ,  de  la
phrase,  c 'es t  à  d i re  le  p réd ica t  nécessa i re  à  la  mise  en  oeuvre  de  no t re
modè le .  Ce la  ne  veut  pas  d i re  qu 'un  s igne de  ponc tua t ion  prend ic i  va leur
de  verbe  au  sens  grammat ica l ,  ma is  que dans  la  cons t ruc t jon  de  l ténoncé
( ' {6 )  i l  es t  p réd ica t ,  tou t  conrne "maison"  es t  su je t  log ique.0n  do i t
a lo rs  ana lyser  ce  qu i  es t  encore  une "mise  en  phrase"  de  la  man ière  su i -
vante :

( {1 )  ma ison ,  !
+

que' l  1e mai son !
Cec i  mont re  que no t re  dé f in i t ion  de  la  mise  en  phrase peut  ê t re  é tendue
sans grande d i f f i cu l té  au  t ra i tement  de  la  dé terminat ion  dans  une phrase
exc la .mat ive .  I l  fau t  tou t  de  même remarquer  une par t i cu la r isa t ion  supp lé-
menta i re  :  le  fa i t  que 1e  préd ica t  [ ! ]  so i t  une opérande de  la  mise  en
phrase semble  sé lec t ionner  parmi  les  d ivers  dé terminants  cer ta ins  d 'en t re
eux  qu i  on t  une a f f in i té  marquée avec  l 'exc lamat ion .  L 'ad jec t i f  exc lama-
t i f  n 'es t  pas  le  seu l  à  appara î t re  dans  une phrase exc lamat ive ,  on  peut
avoir  par exemple

( - {g )  lama ison  !
I l  nous  faudra  reven i r  là  dessus  lo rsque nous  ana lyserons  les  ad jec t i f s

ma ison ,  !

(maiton)t ! I
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exc lamat i f s .  Pour  l ' i ns tan t ,  i l  nous  su f f i t  d 'avo i r  vé r i f i é  que  no t re
modè le  s 'app l iqua i t  auss i  dans  le  cas  de  I ' exc lamat jon .

Cons idérons  main tenant  la  phrase su ivante  :
( - tS) Meurtre à Marsei  I  le.

I l  s 'ag i t  d 'une  phrase  e l l i p t ique  d i te  nomina le .  I l  n ' y  a  n j  dé te rminan t ,
n i  verbe .  S j  une te l le  phrase peut  s ' inscr i re  dans  le  déve loppement  d 'un
d iscours  l i ngu is t ique ,  e l le  ne  peu t  s ' i nsc r i re  dans  le  déve loppement  d ,un
d iscours  log ique.  I l  n 'y  a  pas  propos i t ion  log ique car  on  ne  peut  insérer
un  te l  p ropos  dans  la  p rogress ion  d 'une argumenta t ion .  I l  n ,y  a  pas  de
préd ica t ion  parce  que ce t te  opéra t ion  n t in te rv ien t ,  e t  ce la  nécessa i re -
ment ,  que pour  donner  à  un  propos  la  fo rme nécessa i re  à  son inser t ion
dans un  d iscours  log ique.  S j  on  admet  qu ' i1  y  a  b ien  énoncé cor rec t  dans
1 'exemple  ( - ts  ) ,  

' i l  n ' y  a  pas  pour  au tan t  p ropos  j t ion  log ique e t  no t re
concept ' ion de la déterminat ion est  inopérante.  Autrement le sens que nous
avons donné au  mot  "phrase"  dans  1 'express jon  "mise  en  phrase"  ne  recou-
v re  pas  1es  phrases  d i tes  nomina les .0n  ne  do i t  pas  s té tonner  a lo rs  de
I 'absence de  dé termjnants  dans  de  te l les  phrases .  Cet te  exp l i ca t ion  con-
fo r te  no t re  po ' in t  de  vue :  la  p résence d 'un  dé terminant  para i t  l i é  à  la
nature  de  propos i t ion  log ique que possèdent  cer ta jns  énoncés .  s i  les
phrases  peuven t  s ' i nsére r  dans  un  d iscours  log ique ,  c ,es t  à  d i re  à  un
n iveau  t rès  fa ib le  à  ce  qu j  re lève  par  exemple  d 'un  d ia logue ,  i l  y  a  dé-
te rmjna t ion ,  tand is  qu ' i l  n ' y  a  pas  dé te rmina t ion  s i  l es  phrases  son t
é t rangères  au  d iscours  log ique.  Cet te  observa t ion  fonde vér i tab lement
not re  ana lyse  log ique de  la  dé terminat ion .

O.  I I .3 .  PREMIERES DEFINIT IONS

Nous avons  d j t  que 1es  dé term' inants  marquent  ra  mise  en  phrase,
que nous nous représentons comme une opérat ion logique dont nous déduj-
sons notre concept ' ion de la déterminat jon.  Avant de résumer notre analyse
en donnant  que lques  dé f jn i t jons  nous  devons éc la i rc i r  encore  un  po in t .
Dans tou t  ce  qu i  p récède nous  avons  admis  tac i tement  que le  coup le  ( , 'nom, ' ,

"verbe" )  sur  leque l  opère  la  m ' ise  en  phrase é ta i t  d issymét r ique en  un
sens préc is .  Au n jveau de  la  langue na ture l le  le  p ré f i xage dé terminat i f
pot tJgT. "nom". Au niveau profond lqopérat ion concerne les deux opéran-
des ,  ce la  décou le  de  nos  dé f in i t ions ,  ma is  ce la  ne  do i t  pas  nous  empêcher
de nous  in te r roger  sur  le  fa i t  que pra t iquement  le  dé terminant  es t  asso-
c ié  au  subs tan t i f  qu i  occupe  la  p lace  ( log ique)  du ' ,nom, 'e t  non  au  membre
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de  phrase  qu i  occupe  1a  p lace  ( log ique)  du  "ve rbe" .  A  l ,év idence  ce  genre
de prob lème re lève  de  l 'examen des  cond i t jons  de  re tour  de  la  fo rme abs-
trai te vers 1a langue nâturel le,  dont nous somnes convenus de ne pas par-
' le r  

pour  l ' i ns tan t .  Nous é tud ie rons  ce t te  ques t ion ,  qu i  es t  év idenrnent
très importante,  lorsque dans notre deuxième part ' ie (cf  inh,  r t , t .  )  nous
cons t ru i rons  l 'ob je t  abs t ra i t  qu i  es t  su je t  du  re tour  en  ques t ion ,  e t
nous  ver rons  qu ' j l  nous  faudra  le  fa i re  en  te rme de ré fé rence.

Nous admet t rons  dans  les  dé f in i t ions  qu i  su ivent  que 1es  te rmes "nom, ' ,
c 'es t  à  d i re  p ra t iquement  "subs tan t i f " ,  e t  "verbe"  au  sens  de  complément
(au  sens  de  la  complémenta t ion)  dans  une phrase de  l 'ensemble  "dé termi -
nant  +  nom"  sont  p r im i t i f s .  Nous appe l le rons  DETERMINATION I 'opéra t ion
' l ingu is t ique 

qu i  assure  I 'express ion ,  sous  la  fo rme d 'une phrase cor rec te ,
d 'une  re la t ion  (1og jque)  p réd ica t j ve .  Les  opérandes  son t  d 'une  par t  un
"nom"  e t  d tau t re  par t  un  "verbe"  e t  l ' opéra t ion  cons ' i s te  en  la  , 'm jse  en
phrase"  du  coup le  fo rmé par  les  deux  opérandes.  Cet te  opéra t ion  es t  exc lu -
s ivement  log ique e t  indépendante  des  fonc t ions  grammat jca les .  Sa réa l i sa-
t ion  concrè te  dans  1a  langue na ture l le  obé j t  év idemment  à  d iverses  con-
t ra ' in tes  g rammat ica les ,  ma is  ce la  es t  second à  1 'opéra t ' ion  ic i  décr i te .
Pra t iquement  1 'opéra t ion  de  dé terminat ion  se  t radu i t  par  un  marquage spé-
c i f  ique .  Nous appe l  le rons  DETERMINANT le  s igne I  ingu is t ' ique  qu ' i  marque la
déterminat ion .  Dans la  mesure  où  ce  marquage es t  un  pré f ixage nous  con-
v iendrons  d 'appe ' le r  DETERMINE le  subs tan t j f  a ins i  p ré f i xé .  Cec i  n res t  en
fa i t .qu 'une  conven t ion  p ra t ' i que .

Parmi  les  dé terminants  nous  avons  dé jà  no té  la  s ingu la r i té  des  ar t i c les ,
qu i  va  ê t re  b ien  fondée dans  la  su i te  de  no t re  p ropos .  Pour  des  ra isons  de
commodi té  d 'expos i t ion  nous  a l lons  in t rodu i re  une au t re  convent ' ion  te rmi -
no log ique en  in t rodu isant  dès  main tenant  une sous-c lu r r#Oét . rminants  que
nous appe l le rons  les  ADJECTIFS DETERMINATIFS par  oppos j t ion  aux  ARTICLES.
Cet te  d ' i f f é ienc ia t ion  an t i c ipée  fac i l i t e ra  l ' expos  j t ' i on  de  la  su i te .  No tons
dé jà  que ces  dé term' inants ,  à  la  d ' i f fé rence des  ar t j c les ,  possèdent ,  pour
cer ta ins  d 'en t re  eux ,  une propr ié té  syn tax ique cur ieuse.  Sous  la  même mor -
pho log ' ie '  ce  sont  des  s ignes  l ingu is t iques  qu i  peuvent  ê t re  des  dé termi -
nants  ou  ne  pas  l 'ê t re .  Cons idérons  par  exemple  1 'ad jec t i f  numéra l  e t  ses
divers emplois au moyen des exemp' les suivants :

(a )  Trois hortes sont venus
(t  )  FTrojs honrmes sont venus.
( fo)  0es TîFhommes, t ro is sont venus.
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I l  n 'y  a  dé terminat ion ,  en  no t re  sens ,  que dans  le  p remier  exemple  e t
dans  le  t ro is ième(au moyen d 'un  procédé de  pronomina l i sa t ion  que nous
nrexaminerons  pas  ic i ) .  I l  nous  su f f i t  pour  ce  dern ie r  exemple  de  le  réé-
réécr i re :

(g )  Des dix horrnes, t ro js hornrnes sont venus.
pour fa i re apparaî t re le mécanisme de déterminat ion.  Dans le deuxième
exemple  t ro i s  n 'es t  pas  un  dé te rminan t ,  pu isque  c 'es t  I ' a r t i c le  dé f in i
qu i  marque la  dé terminat jon .  E l le  es t  tou jours  opéra t ionne l le ,  même en
ef façant  I 'ad jec t i f  numéra l  :

( lL)  Les hommes sont venus.

Ce genre  de  d is t inc t ion  peut  para î t re  excess i f ,  ma is  es t  be l  e t  b ien
ind ispensab le  à  la  r jgueur  de  no t re  p ropos  :  j l  nous  fau t  tou t  de  même
respecter  les  te rmes exac ts  de  nos  dé f in j t jons .  Nous a l lons  vo i r  d 'a j l -
leurs  dans  le  paragraphe qu i  su i t  qu 'un  remode ' lage de  la  l i s te  t rad i t jon-
ne l le  des  dé terminants  es t  dé jà  nécessa i re  s i  on  accepte  no t re  dé f in i t ion
de  la  dé te rmina t ion .

0 . I I .4 .  QUELQUES CONSEQUENCES DE NOS DEFTNITTONS

La nature  réduc t r i ce  de  no t re  approche log ique indu i t  un  cer ta jn
nombre  d 'exc lus ions  parm' i  les  d i f fé ren ts  modes de  marquage de  la  dé termi -
na t ion .  Cer ta ins  cas  de  f igure ,  t rad i t ionne l lement  acceptés  comme par t i -
c ipant  de  la  dé terminat ion  vont  devo i r  ma in tenant  ê t re  re t i rés  de  no t re
champ d 'é tude.  Nous venons de  vo i r  que cer ta ins  ad jec t i f s  dé termina t i f s
peuvent  ê t re  des  dé termjnants  ou  ne  pas  l 'ê t re ,  su ivant  les  emplo is  où
i l s  appara issent .  Nous avons  procédé à  I 'exc lus ion  des  emp ' lo is  non l iés
à  la  dé term' ina t ion  en  re fusant  d 'appe ler  dé terminant  un  mot  n rassurant
pas  le  marquage de  la  mise  en  phrase.  Ce premier  type  d 'exc lus ion  peut

s 'app l iquer  à  d 'au t res  ad jec t i f s  dé termina t i f s ,  au t res  que 1es  ad jec t i f s
numéraux .  Par  exemple  le  mot  "que lques"  te l  qu ' ' i l  es t  employé dans  la
phrase su ivante  :

( f , f )  mes que lques  l i v res

n'y sera pas regardé comme un déterminant.  Prat iquement les mots concer-
nés  sont  hab i tue l lement  regroupés dans  les  sous-c lasses  t rad i t ionne l les
des adject i fs numéraux et  des adject i fs indéf in is.  I l  nous faudra prendre
so in  lo rsque nous  examinerons  les  cond i t ions  d 'emplo i  de  te ls  mots  de  ne
considéreFïes exemples où ce sont de vér i tables déterminants.
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Venons-en main tenant  à  une exc lus ion  d 'une au t re  na ture  e t  beaucoup
p lus  rad ica le .  S i  on  parcour t  la  l i s te  t rad i t ionne l le  des  dé terminants
on cons ta te  que parmi  les  ad jec t i f s  dé termina t i f s  qu 'on  appe l le  hab i tue l -
lement  indéf in js ,  i l  s 'en  t rouve deux  qu i  ne  sont  jamajs  en  pos i t ion  de
déterminant ,  à  no t re  sens .  I l  s 'ag i t  de  "même"  e t  de  "au t re ' , .  Nous  les
re t i re rons  donc  de  la  l i s te  que nous  dresserons  dans  1e  chap i t re  su i -
vant.  Ce seront pour nous de " faux déterminants" et  nous pourrons ul té-
r ieurement  nous  in te r roger  sur  les  ra isons  qu i  on t  mi l i té  à  leur  in té -
g ra t ion  dans  la  l i s te  t rad i t i onne l le .

I l  nous  fau t  ma in tenant  e f fec tuer  une dern iè re  réduc t ' ion ,  ce l le  là
rée l lement  cons idérab le .  E l le  es t  indu i te  par  la  na ture  log ique du  méca-
nisme auquel  nous nous sonrnes référés pour construire notre not ion de
déterminat ion .  Le  déve loppement  de  la  log ique démont re  qu ,une opéra t ion
n 'y  es t  e f f i cace  qu 'à  la  cond i t i on  de  se  p lacer  dans  une  perspec t i ve
ex tens ionne l le .  Ce la  n 'es t  pas  un  fa i t  anod in .  I l  au ra  fa l l u t  des  s ièc les
de ré f lex ion  pour  p rendre  c la i rement  consc ience que I 'e f f j cac i té  opéra-
to i re  requ ié ra i t  un  par t i -p r is  ex tens ionne l .  Ce par t i -p r is  es t  te l lement
é t ranger  à  1a  log ique  a r i s to té l i c ienne  qu ' i l  ne  fu t  accep té ,  QU,après
avo j r  épu isé  sans  succès  tou tes  1es  p is tes  re levant  d tune concept ion
in tens ionne l le  de  1a  log ique .  C 'es t  tou te  l ' h i s to j re  de  l ' évo lu t ion  fan -
tas t ique de ' la  log ique au  Moyen-Age,  Qu i  débouche sur  la  log ique fo rmel le
e t  symbol ique contempora ine .  Cec i  a  une in f luence in rméd ia te  sur  no t re
concept ion  de  la  dé terminat ion .  Nous devons rédu j re  encore ' le  champ de la
mise  en  phrase de  façon à  ne  l ' i n te rpré ter  qu 'ex tens ionne l lement .  Deux cas
de f jgure  se  présenten t  a lo rs  se lon  que 1e  su je t  log ique de  la  re la t ion
préd ica t ive  sous- jacente  à  la  mise  en  phrase es t  comp- tab le  a r  mass i f .
Dans le  p remier  cas  on  par le  de  préd ' i ca t jon  "d isc rè te" ,  dans  le  second
de préd ica t jon  "cont inue" .  En fa i t ,  seu l  le  p remier  type  de  préd ica t jon
se prê te  b jen  à  un  man iement  ex tens ionne l .  I l  es t  a jsé  en  e f fe t  de  rendre
compte  de  la  re la t ion  réa l i sée  par  la  mise  en  phrase en  te rme d 'appar te -
nance d 'un  ou  p lus ieurs  é léments  à  une co l lec t ion  représentan t  I 'ex tens ion
de la  p ropr ié té  assoc iée  au  préd ica t .  Lorsque la  p réd ica t ion  es t  con t inue,
ce t te  façon de  fa i re  dev ien t  ma la isée.  A f in  de  b ien  sa is i r  ce la  cornnentons
les  deux  exemples  su ivants  :

( r+)  Un bru i t  sourd se f i t  entendre.
(15)  Une peur  in tense s 'empara de lu i .
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Dans 1a  phrase ( r+)  la  no t jon  de  bru i t  es t  comptab le  e t  i l  y  a  p réd ica-
t ion  d jsc rè te .  Dans la  seconde la  no t ion  de  peur  es t  mass ive  e t  i l  y  a
préd' i  cat i  on cont inue

Nous n 'examinerons  dans  ce  t rava i l  que les  dé terminat ions  qu i  sce l len t
une préd ica t ion  du  premier  type .  Peut -ê t re  n 'y  a  t - i l  de  vér i tab le  dé ter -
mina t ' ion  que dans  ce  cas ,  pour  des  ra isons  p lus  p ro fondes que la  néces-
s ' i té  de  respec ter  1e  par t i -p r is  ex tens ionne l  de  tou te  log ique opéra to i re .
En e f fe t ,  on  peut  ramener  le  deux ième cas  dans  l 'o rb i te  de  I 'ex tens iona-
1 isme,  d 'une man ière  qu i  n 'es t  cer ta inement  pas  in in té ressante .  Dans la
phrase (g+)  on  peut  suppr imer  I 'ad jec t i f  qua l ' i f i ca t i f  "sourd"  sans  donma-
ge pour  sa  cor rec t ion ,  tand is  que 1a  suppress ion  du  mot  " in tense"  dans  la
phrase (zs )  c rée  à  tou t  le  mo ins  une impress ion  de  b izar re r ie

( Zl,) * Une peur s ,empara de I u j

Rappe lons  qu ' i c i  "peur "  es t  en tendue sous  le  mode mass i f  ;  
' i l  r i ,es t  pas

quest ion  d 'énumérer  des  "peurs"  ce  qu j  d 'a i l leurs  nous  ramènera i t  à  l rau t re
cas .  Ce la  es t  dû  au  fa i t ,  c royons-nous ,  que dans  le  second cas  l ,ad jec t i f
qua l i f i ca t i f  par t ' i c ipe  au  processus  de  dé terminat ion  en  le  p réparant  en
assurant  dans  "1a  peur "  un  découpage (no tonsqu 'on  re t rouve ic j  na ture l le -
ment  une te rmino log ie  Gu i l laumienne)  qu i  permet  en  que lque sor te  d ,en
cons idérer  une par t ie ,  ce  qu i  nous  ramène à  une cons jdéra t ion  ex tens jon-
ne l le  du  phénomène :  i c i  1e  su je t  log ique n 'es t  pas  comptab le  mais ,  au
moyen d 'une opéra t ion  préa lab le  qu i  es t  i c i  une qua ' l i f i ca t ion ,  i1  peut
ê t re  s i tué  ex tens ionne l lement  conme une par t ie  (mass ive)  dans  un  tou t
(mass i f ) .  Cet te  exp l i ca t ion  nous  para î t  p ropre  à  confor te r  no t re  par t i
p r i s  ex tens ionne l ,  pu isque même ce  qu i  ne  para î t  pas  à  p remière  vue re le -
ver  de  ce t  o rdre ,  f jn i t  par  s 'y  ramener .  La  dé terminat ion  do j t  ê t re  ana-
1ysée d 'un  po in t  de  vue ex tens ionne l  pu isque son usage nécess i te  éventue l -
lement un mécanisme correcteur qui  autor ise toujours ce type d,analyse.
Pour  s ' imp l i f ie r  nous  res t re indrons  no t re  a t ten t ' ion  aux  phrases  où  la  dé-
te rmina t ion  es t  assoc iée  à  une préd ica t ion  d isc rè te .  En fa i t  ce t te  res-
t r j c t ion  ne  sera  pas  t rop  gênante  e t  nous  ver rons ,  quand nous  la  lèverons ,
que les  ana lyses  que nous  avons  p t  fa i re  s ,é tendent
sans  t rop  de  d j f f i cu l té .  Cet te  dé l im i ta t ion  dans  no t re  ( fu tu r )  su je t  d ,é -
tude a  un  e f fe t  in rnéd ia t  qu i  es t  de  provoquer  l ' é l im ina t jon  de  tou t  ce
qu i  es t  de  1 'o rdre  du  par t i t i f ,  quand la  par t i t ion  opère  dans  un  donné
cont inu .  cec i  év idemment  ne  s 'app l ique pas  au  cas  où  i l  y  aura i t  par t i -
t ion  dans  un  donné d isc re t .  cons idérons  les  phrases  su ivantes  :
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(1 , f )  I l  mange des  ép inards
(  e t1  I l  bo i t  de  I ' eau
(n) 11 mange des pommes
(so)  I l  bo i t  un  ve r re  d 'eau

Dans 1es  phrases  (e r )  e t  ( l s )  ' i 1  y  a  p réd ica t ion  cont inue,  tand is  que
dans les  phrases  (us)  e t  (3o)  i1  y  a  p réd ica t ion  d isc rè te .  Nous n ,exa-
minerons pas dans un premier temps les phrases du premier type, et  donc
quand nous  in t rodu i rons  1e  qua l i f i ca t i f  de  "par t i t i f "  ce  sera  pour  fa i re
référence à des emplois du second type.

S i  pour  l ' i ns tan t  ce t te  dern iè re  réduc t ion  à  l 'o rd re  ex tens ionne l  peut
para î t re  abrupte  en  écar tan t  tou t  ce  qu j  de  I 'o rd re  de  la  p réd ica t ion
cont inue,  i l  fau t  néanmoins  dé jà  1 'accepter  s i  on  dés i re  garder  le  carac-
tère opératoire de notre analyse logique. Af in de faire accepter cet te
démarche,  d isons  tou t  de  su i te  que lo rsque nous  examinerons  le  cas  géné-
ra l  de  la  dé te rmina t ion ,  gu 'e l le  so i t  con t inue  ou  d isc rè te ,  l es  résu l ta ts
de no t re  ana lyse  dans  le  cas  par t i cu l ie r  de  la  p réd ica t ion  d isc rè te  s 'é -
tendront  au  cas  généra1.  Nous mesurerons  a lo rs  seu lement  l ' i n té rê t  qu ' i1
y  ava i t  à  se  res t re jndre  prov iso i rement  à  un  cas  par t i cu l ie r  où  les  in -
ves t iga t ions  é ta jen t  auss i tô t  p lus  s ' imp les  à  e f fec tuer .

En te rminant  ce  paragraphe e t  ce  chap i t re  qu 'on  nous  permet te  d t ins js -
te r  sur  l ' o r ig ina l i té  de  deux  po in ts  que nous  avons  re levés .  La  dé termina-
t ion  es t  pour  nous  une fonc t ion  log ique e t  corune te l le  e l le  es t  abs t ra i te
e t  ex tens ionne l le .  C 'es t  l ' accès  au  n jveau  log ique  qu i  au to r i se  une  te l le
concept ion .  Tant  qu 'on  res te  en  deça,  tan t  qu ton  n 'a  pas  a t te in t  un  n iveau
d 'abs t rac t ion  que nous  c royonS su f f i san t ,  la  dé termjnat ion  s ' in te rprè te
de man ière  p lus  ou  moins  in tens ionne l le  e t  c 'es t  le  cas  dùs la  major i té  des
ana lyses  de  la  dé terminat ion  que nous  avons  évoquées.

O. I I I ,  CHAPITRE TROIS.  UNE L ISTE DE DÉTERMINANTS

CONDITION DE SON ANALYSE

O. I I I .O.  LES PRINCIPES QUI  PRESIDENT A LA SELECTION DES DETERMINANTS

Nous a l lons  main tenant  d resser  un  réper to i re  empi r ique des  mots  que
nous considèrerons conme des déterminants.  Nous obt iendrons une l is te t rès
proche de  la  l i s te  t rad i t ionne l le  pour ' la  s imp le  ra json  que nous  sonrnes
par t i  d ' i ce l le .  Les  mod i f i ca t ions  que  nous  in t rodu isons ,  qu i  son t  tou tes
des  suppress ions ,  décou len t  des  premières  imp l ' i ca t ions  de  no t re  concept ion
de la déterminat jon.  Nous avons pr is le part i  de considérer comme détermi-
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nanbque les  mots  qu i  marquent  la  dé terminat jon ,  en  no t re  sens .  Rappe-
lons  que ce t te  res t r i c t ionr r rpénèt re  à  I ' i n té r ieur , ,des  mots  eux-mêmes
pu isque cer ta ins  d 'en t re  eux  on t  des  emplo is  de  dé terminant ,  e t  son t
a lo rs  des  dé terminants ,  e t  on t  d 'au t res  emplo is  où  i l s  ne  sont  pas
considérés conrne des déterminants.

Nous reprendrons  la  d icho tomie  "a r t i c le /ad jec t i f  dé termina t i f "  in -
t rodu j te  en  (0 . I I .3 . ) .  Nous  ne  reprcdu i rons  pas  les  va r ia t ions  morphe' log iques  

régu ' l iè res  des  dé terminants  qu i  ne  sont  pas  d 'o rdre  
' log ique.

A jns i  tou t  ce  qu i  décou le  de  mécan ismes d 'é l i s ion  ou  de  cont rac t jon
sera  passé sous  s i ' l ence,  e t  i l  en  sera  de  même pour  les  var ia t ions  en
genre.  Ceci  ne nous interdjra pas évidemnent de ci ter  des exemples où
de  te l les  va r ia t jons  son t  réa l i sées ;  nous  les  avons  exc lues  de  no t re
l i s te  a f in  d 'en  garan t i r  l a  l i s ib i l i t é .  pa r  con t re  nous  y  avons  fa i t
f igurer  les  var ia t ions  en  nombre  car  e l les  in te rv iendront  dans  no t re
ana lyse  dès  que nous  devrons  d is t inguer  dé terminat ion  e t  quant i f i ca-
t ion.  Cela se comprend aisément s i  on rapproche, coi lne on doi t  1e fa i re,
1e  codage quant i ta t i f  réa l i sé  par  exemple  pour  les  ad jec t i f s  numéraux
de ce lu i  réa l i sé  par  les  var ia t ions  au  nombre  des  ar t i c les .  Dans les  deux
cas  un  même processus  de  quant i f i ca t ion  es t  engagé,  même s ' i l  es t  man i -
fes tement  d i f fé ren t  d ,un  cas  à  l ,au t re .

Ind ' iquons  en f in  que 1a  l i s te  que nous  a l lons  donner  devra  ê t re  repr i -
se au terme de notre analyse. Nous serons amenés à la remanier en p ' lu-
s ieurs  endro i ts  en  fonc t ion  de  nos  observa t ions .  Ces  remaniements  seron t
pour  cer ta ins  d 'en t re  eux  re la t i vement  impor tan ts  pu isqu, i l  faudra  nous
in te r roger  sur  le  s ta tu t  à  donner  f ina lement  aux  ad jec t i f s  re la t i f s ,  in -
te r roga t i f s ,  exc lamat i f s  a ins i  qu 'à  l ' ad jec t i f  j ndé f in i , , te1 , , .  Nous  se-
rons  a lo rs  au  te rme de no t re  parcours  qu i  nous  aura  é lo igné sens ib le -
ment  de  1  'empi r i sme avec  ]eque]  la  l i s te  t rad i t ionne l  le  es t  cons t ru i te .

O.  I  I  I .1 .  PREMIERE L ISTE DES DETERMINANTS

1.  LES ARTICLES. 1 .a .  l es  a r t i c les  indé f  in ' i s  (un ,  des )
1 .b .  l es  a r t i c les  dé f jn i s  ( le ,  l es )

2 .  LES ADJECTIFS
DETERMI NATIFS

?.a .  les  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  (ce ,  ce t ,  ces)
2 .b .  les  ad jec t i f s  possess i fs  (mon,  ton ,  son ,

mes,  tes ,  ses ,  no t re ,  vo t re ,  leur ,  nos ,
vos ,  leu rs )
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2.c .1es  ad jec t i f s  numéraux  (un ,  deux ,  t ro i s ,
e tc . . . )

2 .d .  l es  ad jec t i f s  indé f in i s  (aucun ,  nu l ,
pas  un ,  que lque,  cer ta in ,  que lques ,  cer -
ta ins ,  ma in t ,  ma in ts ,  chaque ,  d ive rs ,  d i f -
fé ren ts ,  tou t ,  te l ,  te l s )

2 .e .  l es  ad jec t i f s  re la t i f s  ( leque l ,  l esque ls )
2 . f  .  les  ad jec t i f s  in te r rogat ' i f s  (que1,  que ls )

2 .9 .  1es  ad jec t i f s  exc lamat i f s  (que1 ,  que ls )

O. I I I .2 .  METHODE ET PLAN D 'EXECUTION

Not re  o [ iec t j f  es t  la  réa l i sa t ion  d 'une ana lyse  d i f fé ren t ie l ]e  des
déterm' inants  dont  nous  venons de  dresser  la  l i s te .  Cet te  l i s te  es t  le
p rodu i t  d 'une  ana lyse  d is t r ibu t ionne l le  é lémenta i re  qu i  cons t i tue  le
po in t  de  dépar t  emp i r ique  de  1 'ana lyse ' log ique .  En  la  d ressan t ,  nous
avons dé jà  e f fec tué  ça  e t  là  que lques  re touches  d 'o r ig ine  log ique.  Ma in-
tenant  j l  s 'ag i t  d 'appro fond i r  no t re  ré f lex ion  a f in  de  d is t inguer  les
uns  des  au t res ,  au  moyen de  pr inc ' ipes  log iques ,  1es  d i f fé ren ts  dé termi -
nan ts .  I l  va  fa l l o i r  à  par t i r  de  la  no t ion  de  dé te rmjna t jon  que  nous
avons dé f in ie  cons t ru i re  un  ob je t  abs t ra i t  dont  la  p ro jec t ion  dans  la
langue na ture l le  engendrera  les  d ivers  dé termjnants .  Aut rement  d i t  nous
a l lons  ré f léch i r  sur  la  fonc t ion  de  dé terminat ion  en  res tan t  au  n iveau
abs t ra i t  en  essayan t  d 'exh iber  ce  qu 'e l le  y  p rodu i t .  Nous  aurons  a ins i
un  dé termjnant  abs t ra i t  génér ique dont  i l  faudra  é tud ie r  a  p r io r i  les
moda l i tés  d i f fé ren tes  sous  lesque l les  se  réa l i se  sa  pro jec t ion  dans  la
langue  na tu re l le .  Pour  que  la  c lass i f i ca t ion  de  ces  d ive rses  moda l i tés
so i t  poss ib ' l e ,  i l  nous  aura  fa l lu  au  p réa lab le  ten te r  d 'ana lyser  les
rappor ts  qu ' i1  peut  y  avo i r  en t re  un  s igne abs t ra i t  e t  un  ob je t  rée l ,
e t  p lus  généra lement  en t re  une phrase de  la  langue e t  la  réa l i té .  C 'es t
un  premier  n iveau d 'ana lyse  d i f fé ren t ie l le  qu ' ' i1  nous  faudra  e f fec tuer
préa lab lement  à  tou te  ana ' l yse  d i f fé ren t ie l le  des  dé terminants .

Le  p ' lan  de  no t re  thèse sera  donc  le  su ivant .  E l le  es t  o rgan isée en
t ro is  par t ies  in t j tu lées  respec t ' i vement  "Log ique e t  L ingu is t ique" ,

"Ana lyse  des  ar t i c les" ,  "Ana lyse  des  ad jec t i f s  dé termina t i f s , , .  Dans  la
première nous exposerons la concept ion que nous nous faisons des rap-
ports entre la langue, conçue cornme système formel,  et  la réal i té.  Dans
la  seconde,  en  se  p1açant  d i rec tement  dans  le  cadre  de  I 'ana lyse  des
art ic les,  nous procéderons à la construct ion du déterminant génér ique
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abst ra i t  que nous  pro je te rons  une première  fo is  sur  1a  langue na ture l le
en examinant les diverses var iat ions déf in ies a prîorï  dans la première
par t ie .  Dans la  t ro is ième nous  procéderons  d 'une man ière  ana logue avec
1es ad jec t i f s  dé termina t i f s .  L 'énoncé de  ce  p lan  ind ique que nous  ne
sommes pas  encore  tou t  à  fa i t  p rê ts  à  fa i re  de  1a  l ingu is t ique,  au  sens
techn ique e t  p ra t ique du  te rme.  C 'es t  en  e f fe t  seu lement  en  abordant  la
seconde part ie que nous arr iverons sur son terrajn propre.

O. I I I .3 .  LES EXEMPLES ET LA TERMINOLOGIE

Les exemples  jouent  p lus ieurs  rô les  dans  un  t rava i l  sc ien t i f ique
et  j l  fau t  les  d js t inguer  ne t tement .  I l s  son t  à  la  source  de  la  ré f lex ion
pu isqu ' i l s  son t  le  I i eu  d 'observa t ion  des  phénomènes  soumis  à  I ' ana ' l yse . .
I l s  se rven t  à  j l l us t re r  te l  ou  te l  po in t  de  la  démons t ra t jon .  E t  j l s

conservent  un  s ta tu t  d 'a rb i t rage d 'où  dér ive  tou te  c r i t ique .  Cet te  t r ip le
fonc t ion  do i t  ê t re  reconnue, ,e t  ce la  c la i rement ra f in  d 'év i te r  tou t  imbro-
g l io .  Quand i l  s 'ag i t  d 'une  s imp le  i l l us t ra t ion  du  p ropos ,  le  cho ix  de
I 'exemple  peut  sans  danger  res te r  l ib re .  I l  en  es t  év idemment  d i f fé rem-
ment  lo rsqu ' i1  s 'ag i t  de  co l lec te r  les  énoncés  qu i  p rovoquent  la  ré f le -
x jon  e t  la  c r j t ique .  Pour  1e  présent  t rava i l  nous  avons  co l lec té  tous  les
énoncés  i l lus t ran t  les  emplo is  des  dé termjnants  dans  deux  granrna i res  usu-
e l les ,  1a  Nouve l le  Grammai re  du  França is  de  J .  Dubo is  e t  R.  Lagane ( re r r )

e t  la  Grammai re  Larousse du  França is  contempora in  de  J .C l .  Cheva l je r  e t
al  i  i  ( tse+) .  L 'appe1 à ce corpus d 'exemp' lesne devenant nécessai  re qu'à par-
t i r  de  la  deux ième par t ie  de  no t re  thèse,  nous  n 'avons  pas  jusqu ' i c i  in -
d iqué la  source  de  nos  exemples .  Lors  de  I 'ana lyse  des  ar t j c les  e t  des  ad-
jec t i f s  dé termina t i f s  nous  s igna le rons  sys témat iquement  I 'o r ig ine  des
exemples  en  les  fa jsan t  su iv re  de  la  ment ion  (NGF)  ou  (GLFC) .  Ev idenment
nous nous permettrons de "décl iner"  te l  ou te l  exemple pour mettre en
re l ie f  te l  ou  te l  po ' in t  de  no t re  ana lyse ,  e t  nous  devrons  que lquefo is
proposer des exemples de notre cru.

Pour ce qui  est  du l ibel lé même des exemples nous nous conformerons à
l 'usage.  L 'as té r isque pré f ixe  un  énoncé non recevab le  e t  le  sous l igné
s igna le  le  mot  don t  l ' emp lo i  es t  exempl i f i é .

La  te rmino log ie  que nous  u t i l i se rons  sera  des  p lus  t rad i t ionne l les .
Nous évi terons systémat iquement l 'emploi  de termes trop techniques, dont
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le sens est  encore jncertain car actuel lement toujours débattu.  Le recours
à  une te rmino log ie  c lass ique présente  l 'avantage d 'u t i l i se r  une nomenc la-
ture universel lement reconnue parfai tement stable du point  de vue des dé-
f in j t ions .  Nous avons  beso in  en  e f fe t  d 'une te rmino log ie  par fa i tement
neut re ,  vér i tab lement  sc ien t i f jque ,  dont  les  é léments  on t  perdu  depu is
longtemps tout pouvoir  connotatoire.  Cela est  part icul ièrement important
pour  le  su je t  qu i  nous  occupe car  les  dé terminants  adhèrent  te l lement  à  la
réa l i té  phys ique ou  on to log ique qu ' i l  fau t  sans  cesse ê t re  sur  ses  gardes
af in  d 'év j te r  tou t  dérapage de  type  pos i t i v is te  ou  menta l i s te ._  Des te rmes
main tenant  dé f in i t i vement  f i xés  nous  y  a iderons .  C 'es t  a ins i  que nous
préférons "démonstrat i f "  à "déîct ique" ou encore "possessi f"  à "personnel" ,

e t  en  généra1 nous  cho js i rons  des  mots  so i t  bana l isés  par  1 'usage courant
so i t  épurés  par  l ' u t i l i sa t jon  régu l iè re  dans  un  sys tème symbol ique cornme
ce lu i  de  la  g rammai re  t rad i t jonne l le .  A ins j  nous  espérons  que 1a  te rmi -
no log ie  que nous  u t i l i se rons  présentera  les  garant ies  ind ispensab les  de
neut ra l i té  v is -à -v is  de  l 'ob je t  é tud ié  e t  nous  permet t ra  de  ré fé rer  cor -
rectement aux termes même de la langue sans induire aucune interprétat ion
préétab  1  ie .



I .  PREMIÈRE PARTIE LOGIOUE ET L INGUISTIOUE

I  .0 ,  PREAMBULE

r .0 .0 .  c0NNEcTroNS ENTRE LA LOGTQUE ET LA LTNGUISTIQUE.

Que l le  que  so i t  l a  concep t ion  qu 'on  pu isse  avo i r  de  la  l i ngu is t ' i que

on ne  peut  ignorer  la  cont r ibu t jon  de  la  log ique à  l 'é tude de  la  langue.

Ce la  es t  puL" " t  s i  on  songe à  l 'époque c lass ique où  les  ca tégor ies  
' log i -

ques en gpuvernent directement l 'approche. Qu'on se rappel le la place qu'y

t iennent  a lo rs  les  te rmes de  "su je t " ,  de  "p réd ica t " ,  de  " re la t ion" ,  e t

encore  de  "subs tancer r ,  ou  de  "qua l j té "  e t  de  "quan t i té " ,  e tc . . .  Ce la  es t

tou t  auss ' i  v ra i  dans  I 'approche contempora ine ,  ma is  dans  un  sens  b ien
d i f fé ren t .  Quand 1a  l ingu is t ique revend ique son au tonomje ,  ce la  la  s i tue
d 'une man ière  beaucoup p lus  in té ressante  dans  un  vér i tab le  d ia logue avec
1a  log ique ,  pour  peu  qu 'e l le  accep te  de  sor t i r  d 'un  i so lement  nécessa i re

à son af f i rmat ion comme science. I l  y  a donc en fai t  un renforcement de

I ' i n te rac t ion  des  deux  d jsc ' i p l i nes ,  a ins i  que  ' l e  
sou l igne  V .  Brônda l

(1937r  1o48 ,8 )  dans  le  b i lan  qu ' i l  d resse  dans  sa  con t r ibu t ion  à  1 'Ency-

c lopéd ie  F rança ise  :
'  Nous  avons  vu  qurau cours  des  s jèc les  e t  jusqu 'à  nos  jours ,  les

grarnmair iens ont beaucoup appr is de la logique, même sous la forme
ét ro i te  e t  t rad i t i onne l le .  C 'es t  en  app l iquan t  les  ca tégor ies
d 'Ar is to te  qu ' i l s  on t  pu  é tab l i r  une première  théor ie  des  par t ' ies
du  d iscours  (subs tan t i f s ,  ad jec t i f s ,  e tc . ,  p répos i t i ons )  -  théor ie
qu i ,  d 'a i l l eu rs ,  a  ma in tenan t  beso in  d 'ê t re  en t iè rement  re fa j te .
Et c 'est  d i rectement sur le schéma logique du SLagir i te.  qu'on a
calqué les conrnencements d 'une analyse syntaxique. Les grammai-
r iens  (e t  l es  l i ngu is tes  s ' i l s  veu len t  res te r  g rammai r iens )  auron t
beaucoup p lus  encore  à  apprendre  d 'une log ique généra le  e t  pure
se lon  l r idéa l  de  Le jbn i tz  e t  de  Hursser [  ,  d rune log ' ique  p lus  sou-
p le  e t  p lus  complexe cornme la  dés i ra i t  An to ine  Mei l le t .

En fa j t  l r in te rac t ion  en  cours  n 'es t  pas  le  f ru i t  d 'un  rapprochement  que l -

conque entre deux sciences qui  ont  chacune leur objet  propre et  leurs mé-
thodes,  du  type  de  ce lu i  qu 'on  e f fec tue  par  exemple  en t re  la  l ingu is t ique
et  la  s ta t i s t ique ,  ma is  d 'un  rapprochement  inévr tab le  e t  nécessa i re rd 'un
rapprochement  essent ie l .  En  e f fe t  les  ob je ts  f inaux  de  la  l ingu is t ique e t
de  la  log ique se  confondent ,  du  moins  cer ta ins  d 'en t re  eux .  La  langue es t
un moyen, sans doute le moyen, de penser toutes sortes de réal i tés et  la
ques t ion  de  son rappor t  à  ces  réa l i tés  qu i  do i t  ê t re  débat tue  par ' la  l in -
gu is t ique es t  d 'o rdre  log ique.  E t  ce ,  non seu lement  parce  que la  l ingu is -
t ique  se  do i t  d 'exam' iner  tous  les  usages de  la  langue e t  donc  ce lu i -c i  en
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par t i cu l ie r ,  ma is  parce  que ce t  usage,  au  moins  au tan t  que les  au t res ,
en  cond j t ionne l 'évo lu t ion .  Cet te  rev iv i f i ca t jon  des  rappor ts  en t re  la
log ique e t  la  l ingu is t ique a  é té  rendue poss ib le  par  l ' ana lyse  mathéma-
t ique de  la  p remière  qu i  a  p rodu i t  la  théor ie  des  sys tèmes fo rmels  qu j
se  révè le  ê t re  un ,nqdèJS par t i cuJ iè rement  per t inent  pour  la  seconde.  Le

tna{9é,.r.*f i +ê vcria I rdÂ^da_ a ;'t*,,r.q.;-..è. ît !-*tË ;gh 
-,ÀËi;Ët 

"i.**i It ransfert  de cette nouvel le discip ' l ineYinâuguié pai  R. Târnâp,-àrnsr que
le  no te  0 .  Ducro t  (1966,  23)  :

carnap es t  un  des  premiers ,  ma is  i l  a  é té  su iv i  par  ra  p rupar t
9çr  log ic iens  à  avo i r  aperçu  que le  sys tème fo rmâ1,  te l 'que
l 'en tend  H j lbe r t ,  ressemble  à  ce  quron  appe i le  d 'hab i tude  une
I  angue.

En fa i t  R .  Carnap ins is te  sur tou t ,  du  moins  au  début  du  déve loppement  de
sa pensée sur  ce  po in t rsur  l ' aspec t  syn tax ique,  au  sens  que ce  qua l i f i -
cat i f  a dans la théor ie des systèmes formels,  du t ransfert  théor ique
qu ' i  I  appe ' l l e  de  ses  voeux  (1934 ,  1 ) .

Par  syn taxe  log ique d 'un  langage,  nous  en tendons la  théor ie  fo r -
me l le  des  fo rmes l ingu is t iques  de  ce  langage,  r 'exposé sys téma-
t ique des règles formel les qui  le gouverÀent,  et  lè dévejoppemelt
des  conséquq lges  qu i  résu l ten t  de  ces  règ les .  une théor ie ,  une
rè91e,  une dé f  in i t ion ,  e tc . . .  do ivent  ê t ie  apperées  ' , fo rmél les , , ,
l o rsqu 'aucune  ré fé rence  n 'y  a i t  fa i te ,  so i t  à  ra  s ign i f i ca t ion
des symboles (par exemple,  des mots) ou au sens des-expressions
(par  exemple ,  des  énoncés)  ma is  s imp lement  e t  un iquement  aux
type!  e t  à  I 'o rd re  des  symboles  à  par t i r  desque ls  sont  cons t ru i -
tes  les  express jons .

Cet te  p remière  dé f in i t jon ,  t rès  s t r i c te ,  va  malheureusement  perdre  une
de  ses  qua l i tés  essen t ie l l es  e t  ce la  t rès  rap idement .  Ce la  es t  du  à  I ' e f -
fe t  qu 'aura  sur  la  théor ie  des  sys tèmes fo rmels  l ' é labora t ion  d 'une fo rma-
l i sa t ion  de  la  sémant ique de  ces  sys tèmes par  A .  Tarsk i  (1936) .  L ,enr i -
chissement ainsi  appor"té à la théor ie des systèmes formels sera souvent
mal  compr is  en  dehors  des  mathémat iques .  Au l ieu  de  l ,u t i l i se r  pour
b ien  séparer  ce  que 1es  mathémat ic iens  appe l len t  le  syn taxe  e t  la  sé-
mant ique,  dans  Ie  bu t  d ren  é tud ' ie r  cor rec tement  les  rappor ts ,  la  ré in -
t roduct ion du sens des expressions, pour par ler  comme R. carnap, va oc-
cul ter  en part ie I 'aspect vér j tablement novateur du concept de syntaxe
formel le .  c res t  sans  doute  une progress ion  t rop  rap ide ,  dans  le  domaine
très s ' impl i f ié des langages mathématiques, qui  a indui t  ce phénomène re-
gre t tab le .  I l  nous  semble  qu 'au jourd 'hu i  encore  une é tude généra le  de
I ' impact  des  no t ions  de  syn taxe e t  de  sémant ique,  au  sens  rappe lé  c i -
dessus ,  dans  1 'ana lyse  des  langues na ture l les  n 'es t  tou jours  pas  e f fec-
tuée.  C 'es t  dans  la  perspec t ive  drune te l le  é tude qu ' i l  faudra  comprendre
tes développements que nous al lons exposer dans cette part ie.
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I .0.1.  PLACE DE L'ETUDE DES DETERMINANTS. LE PROBLEMT DE LA REFIRENCE.

Not re  p ro je t  de  c lass i f i ca t ion  d i f fé ren t ie l le ,  fondé sur  des
cons idéra t ions  d 'o rdre  log ique des  dé terminants ,  nécess i te  l ,é tude
préa lab le  des  d iverses  moda l i tés  de  l ' i n te rpré ta t ion  d 'une fo rme sym-
bo l ique .  Nous  avons  dans  I ' i n t roduc t ion ,  essen t ie i l ement  en  (0 . I I . )
conrnencé à concevoir  une fàrme que nous ident i f ions à la déterminat ion
comme fonc t ion .  Nous en  dédu i rons  l 'ex is tence d ,un  ob je t  abs t ra i t  qu i
sera  suscept ib le  de  se  pro je te r  de  man ière  d i f fé renc iée  dans  le  con-
c re t  de  1a ' langue.  Les  var ia t ions  prév is ib les  de  ce t te  p ro jec t ion  dé-
pendent  d i rec tement  des  d i f fé ren tes  façons  dont  on  peut  réa l i ser  l , in -
te rpré ta t ion  d 'un  s igne abs t ra i t  dans  une réa l i té  donnée,  imag ina i re
ou non.  C 'es t  pourquo i  nous  a l ' lons  procéder  dans  ce t te  par t ie  de  no t re
t rava i l '  à  I ' examen e t  à  1a  c lass i f i ca t ion  des  d i f fé ren tes  moda l i tés
de cette interprétat ion.

0n  pour ra i t  p lacer  une te l le  ré f lex ion  préa lab le  en  amont  de  tou te
é tude l ingu is t ique pour  peu qu 'on  adopte  un  po in t  de  vue fo rmal is te .  I l
fau t  tou t  de  même sou l ' igner  i c i ,  l ' a f f in i té  de  tou te  théor ie  de  la  dé-
terminat ion avec la problémat ique f  ormel le.  Par exemple,  s i  oX$f l t r  Oe -

tevnr inanben terme "dtactual iseurs",  on les s i tue exactement au centre du
d ' i spos i t i f  qu i  re l ie  un  sys tème de s ignes  à  leurs  ré fé rences .  Ce po in t
de  vue es t  par tagé presque unan imement  par  les  l ingu is tes  e t  es t  décr i t
par G. Klejber (ear,  70) en ces termes :

Les  log ic iens  "d is t r ibu t ionna l is tes"  comme les  tenants  de  la
théor ie  des  ac tua l i seurs  d is t inguent  en t re  le  subs tan t i f  i so lé  N
et  le  subs tan t i f  quant i f ié  aN.  S ' i l s  se  séparent  légèrement  sur
f  in te rpré ta t ion  des  subs tan t i f s  i so lés ,  i rs  se  re jô ignent  par
contre sgr f  interprétat ion du syntagme nominal  aN. Quel que soi t
le  quant i f i ca teur ,  la  carac tér is t ique  d 'un  syn tagme nominar  aN
est  de  dés igner  (ou  de  renvoyer )  à  1a  réa1 i té ,  l iac tue l .

I l  semble  qurà  ce  s tade nous  ne  pour rons  év i te r  d texpr imer  no t re  ana lyse
au terme de référence. Nous essaierons pourtant de ne pas le fa i re.  Tout
ce  que nous  concéderons ,  c res t  que la  dé terminat ion  ac tua l j se  la  po ten-
t ia l i té  de  ré fé rence d 'un  subs tan t i f .  E t  nous  res terons  fe rmement  sur  la
face  abs t ra i te  du  s igne l ingu is t ique en  nous  in te r rogeant  sur  les  moda-
l i tés  d iverses  que peut  p rendre  son ac t iv i té  ré fé ren t ie l le  sans  dé f in i r
en  quo i  cons is te  la  réa l i sa t ion  de  ce t te  ac t iv i té .  C 'es t  la  po ten t ia l i té
de référence qui  va nous intéresser plutôt  que l racte de référence lu i -
même. Nous pouvons résumer notre point  de vue de la manière suivante :
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en prenant  ac te  de  l 'au tonomie  de  la  syn taxe ,  au  sens  que prend ce
terme dans la théor ie des systèmes formels,  nous exploi terons cette
autonomie de façcn à repérer a pr ior i  les di f férentes f igures quq peut
prendre  le  s igne abs t ra ' i t  quand i l  se  charge de  sens ,  en  un  *$UïTt .e -
fè re .  Ce ne  sont  pas  les  cond i t ions  de  réa l i sa t ion  de  la  ré fé rence qu i

nous occuperont ma' is les conf igurat ions formel les du signe syntax' ique
lo rsqu ' i l  ré fè re .  S i  une descr ip t ion  chrono log ique ava ' i t  i c i  un  sens ,
no t re  ré f lex ion  sera i t  un  préa lab le  à  l ' é tude de  l 'ac te  de  ré fé rer .

I .0 .2 .  PLAN DE LA PREMIERE PARTIE

Après  une brève descr ip t ion ,  gu i  p rendra  la  fo rme d 'un  survo l  h js -
to r ique,  de  l 'ensemble  des  rappor ts  qu 'en t re t iennent  la  

' langue 
e t  la

réa l i té  nous  in t rodu i rons  des  no t ions  qu i  nous  semblen t  nécessa i res  à
l 'é tab l i ssement  d 'une vér i tab le  

' l i ngu ' i s t ique  
généra le .  Au fu r  e t  à  me-

sure  que nous  avancerons  dans  no t re  ré f lex ion ,  e l le  dev iendra  p lus  p ré-
c jse .  Les  premières  no t ions  in t rodu i tes  pour ron t  para î t re  assez  vagues,
e t  e l l es  le  son t ,  ma is  la  foca l i sa t ion  p rogress ive  de  no t re  ana lyse ,  la
restr ict ion cont inue de son champ nous permettront de proposer avecrcro-
yons-nous '  une r igueur  su f f i san te  les  concepts  que nous  u t i l i se rons  par
la  su i te .  Le  chap i t re  IV  sera  consacré  à  une rap ide  présenta t ion  h is to -
r ique de  la  p rob lémat ique des  rappor ts  langue- réa ' l i té  qu i  débouchera  sur
une première  esqu isse  de  no t re  ten ta t i ve  d 'exp f  i c i ta t ion  de  ces  rappor ts .
Cet te  esqu isse  sera  préc isée dans  les  deux  chap i t res  su ivants .  Dans le
chap i t re  V  nous  dé f in j rons  les  deux  "o rdres"  qu i  nous  permet t ron t  d ' in -
ventor ie r  que lques  propr ié tés  des  rappor ts  que nous  ana lysons .  Dans le
chap i t re  v I  nous  ten terons  de  proposer  la  modé l isa t ion  apnor i  de  la
réa l i sa t ion  de  ces  rappor ts  en  ver tu  de  la  fo rmula t ion  que nous  en  au-
rons donné. Ce travai l  préalable étant ef fectué, nous poumons entrepren-
dre  en f in  l ' ana lyse  d i f fé ren t ie l le  des  dé terminants  qu i  res te  no t re  ob-
jec t i f .

I , .  I . .  CHAPITRE OUATRE.  PRÉSENTATION DU RAPPORT LANGUE.RÉNI ITÉ

r .  r .0 .  suRV0L HrSTORrQUE.

Nous avons  dé jà  esqu issé ,  (c f .0 .0 .2 . )  la  concept ion  que nous  fa isons
de la  log ique en  son sens  le  p lus  fo r t ,  de  la  log ique que nous  qua l i f ie rons
de  généra le .  Nous  a l lons  ma in tenan t  1 'exposer  p lus  en  dé ta i l  en  ins is tan t
év idenment  sur  les  a f f in i tés  de  1a  log ique généra le  e t  de  la  l ingu is t ique.
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La log ique appara î t  dans  la  t rad i t jon  cu l tu re l le  de  no t re  c iv i l i sa -
t ion  dans  les  oeuvres  des  ph i ' losophes grecs .  E l le  hante  la  ré f lex ion
des  sages  b jen  avant  le  v ième s ièc le .  Socra te ,  P la ton  e t  Ar is to te ,  au
terme d'une 

' longue 
maturat ion sont les premiers à appréhender,  déf in i r

e t  déve lopper  une concept ion  c la i re ,  r igoureuse e t  opéra to i re  de  la
log ique.  Le  po in t  impor tan t  es t  la  fo rmula t ion  préc ise  par  p la ton  de
I ' idée  que se  fa isa i t  peut  ê t re  socra te  de  I 'accès  à  la  vér i té .  I l  ré -
cuse  l ' oppos i t i on  dé f in i t i ve  en t re  la  sc ience  e t  l ' op in ion ,  en t re  ce
qu i  es t  de  l 'o rd re  de  l 'E t re  e t  ce  qu i  n 'en  es t  pas .  Au de là  des  expé-
r iences  sens ib les ,  mu l t ip les ,  approx ' imat ives ,  ex is te  le  monde du  concept
qu i  es t  sc ien t i f i quement  conna issab le .  I l  es t  poss ib le ,  dans  l ' exerc ice
de  la  d ia lec t ique ,  où  log ique  e t  l i ngu is t ique  (au  sens  ac tue l  de  ces
d isc ip l ines)  sont  ind iscernab les ,  de  pénét re r  ce  monde e t  d ,en  exposer
les  ra isons .

Que de pro fondes d ivergences  ph i losoph iques  se  man i fes ten t  auss i tô t ,
cela ne remet pas en causê le rôle fondateur qui  est  a insi  assumé par
l ' i nven t ion  de  1a  ph i losoph ie  concep tue l le .  Nous  ne  vou lons  pas  i c i  dé -
battre de ce qui  peut être ic i  considéré comme accjdentel ,  corrne la ré-
fé rence à  l 'on to log ' ie ,  ou  prob lémat ique co f f ine  l ' i nvocat ion  u l t ime des
idées  ou  la  cons t ruc t ion  de  la  no t ion  de  subs tance.  Tout  ce la  ne  mod i -
f ie  en  r ien  l 'ancrage pr im i t j f  où  tou tes  les  pensées s 'amar ren t  :  on
peu t  ra isonnab lement  d iscour i r  su r  la  réa l i té .  L 'un ive rse l  qu 'es t  l e
concept  le  permet  e t  la  log ique es t  le  l ieu  où  ce la  s 'é labore .

Ce n 'es t  que p lus  ta rd  que la  log ' ique  ver ra  son sens  se  res t re indre .
E l le  dev iendra  la  d isc ip l ine  techn ique  que  nous  conna issons  au jourd ' -
hu i  au  cours  d 'une  longue  évo lu t ion ,  où  l ' acc ' iden te l  a  sa  p lace .  Le
fa ' i t  que l '0rganon d'Ar istote ai t  été connu au Moyen-Age indépendam-
ment,  dans un premier temps, du reste de l 'oeuvre a contr ibué forte-
ment à cet te t ransformat ion.  C'est  néanmoins de manière nécessaire que
la  log ique a ins ' i  rédu i te  se  cons t i tue .  En réac t ion  à  ce t te  réduc t ion
nous pensons qu ' i l  fau t  ma jn ten i r ,  en  deça du  nouveau sens  que prend
le  mot  log ique,  le  sens  pr im i t i f ,  p lus  généra l .  Nous ne  n ions  pas ,  b ien
au  con t ra i re ,  I ' i n té rê t  de  la  log is t ique :  ses  déve loppements  nous  se-
ron t  ind ispensab les .  Nous vou lons  seu lement  ré tab l i r  face  à  e l le ,  la
log ique généra le ,  dans  l 'accept ion  la  p lus  la rge  que peut  avo i r  ce  te rme.

ce t te  log ique généra le ,  (qu 'on  pour ra i t  appe ler  la  d ia lec t ique s i  ce
terme n 'ava i t  pas  é té  réqu is i t ionné par  a i l leurs ) ,  con t ien t  en  germe
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auss i  b ' i en  no t re ' l i ngu is t ique  que  no t re  log is t ique .  Ce la  es t  t rès  ne t
s i  on  examine par  exemple  1 'espr i t  de  la  démarche d 'Ar js to te  sans  s 'a r -
rê te r  aux  dé ta j l s  de  la  fo rmula t ion .  L ' in te rpénét ra t ion  en t re  ce  qu i

dev iendra  la  log is t ique e t  le  langage n 'es t  pas  conçue comne une subor -
d ina t jon  de  ce lu i -c i  à  ce l le  là .  La  langue  n 'es t  pas  asserv ie  à  la  pen-

sée,  e l le  la  confor te  e t  la  p rovoque.  Cet te  in te rac t ion ,  ce t te  par t i -

c ipa t ion  à  un  tou t ,  cor respond au  sens  du  mot  Logos  qu i  es t  auss i  b ien
ra ison que d iscours .  A f in  d 'év i te r  de  donner  à  1a  langue un  s ta tu t
d 'aux i l i a i re  de  la ' l og ique ,  i l  su f f i t  d 'évoquer  I ' impor tance  du  cou-
ran t  d ia lec t i c ien  qu i  ma in t ien t  des  E lea tes  aux  soph is tes  le  s ta tu t  l i -
b re  du  langage.

Au  cours  de  l ' h i s to i re ,  l a  log ique  généra le  e l le -même évo lue .  En
la issant  de  cô té  tou t  I 'appor t  techn ique qu i  re lèvera  f ina lement  de  la
log ique  au  sens  res t re in t ,  c 'es t  à  d i re  de  la  log is t ique ,  les  te rmes
même du rapport  entre langage et  réal i té se t ransforment.  Le Moyen-Age,
qu i  es t  1e  g rand  moment  de  l ' h i s to i re  de  la  log ique ,  es t  l e  l i eu  de  ces
bouleversements.  L 'homme transcende le cosmos ant ique qui  devient du mê-
me coup  un  monde soumis  à  son  ac t i v i té  ra t ionne l le :  1a  ques t ion  de  la
conna issance sc ien t i f ique  e t  de  son express ion  por te  ma in tenant  sur  l ' -
homme qu i  l ' é labore .  Ce n tes t  qu 'à  l ' époque moderne,  après  b ien  des  ten-
ta t i ves ,  QUê ce  nouve l  aspec t  des  choses  sera  r igoureusenrent  ana lysé .  La
d imens ion  an thropo log ique du  prob lème de la  conna issance es t  c la i rement
déf jn ie  dans  l 'oeuvre  de  Kant .  Chez les  anc jens  l 'honme contempla i t  le
cosmos e t  ce t te  contempla t ion  I 'eng lou t issa i t .  Chez  les  modernes  l 'homme
observe le monde et  cet te observat ion ne peut fa i re abstract ion de la
nature  de  l 'observa teur .  Face à  un  sub jec t ic isme qu i  p rend a lo rs  son
essor ,  Kant  assure  la  per ren ' i té  de  1a  log ique généra le  en  exposant  com-
ment  sub jec t iv i té  e t  ob jec t iv i té  s 'o rdonnent  dans  l 'exerc ice  de  la
ra i  son .

Ce qu ' i  impor te  i c i  pour  nous ,  c 'es t  l e  fa i t  qu 'a ins i  l a  log ique  géné-

rale pevrd.unr et  qu'el le demeure le l ieu où peuvent être étudiés les
rappor ts  en t re  1a  langue e t  la  réa l i té .  Essayons main tenant  d ' imag iner

comment nous pourr ions rendre compte aujourd'hui  de ces rapports.

I .  I .1 .  LA  NOTION. .D 'UNIVERS. .

Dans la  mesure  où  la  langue es t  le  l ieu  d 'é luc ida t ion  de  tou te
conna issance ra isonnée,  e l ' l e  possède la  capac ' i té  d 'exp l i c i te r  ses  propres
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détermjnat ions .  En par t i cu l ie r  ' l es  
rappor ts  qu 'e l le  en t re t ien t  avec  la

réa l i té  s 'expr iment  en  e l le  au  po in t  que s i  e l le  es t  cond i t ionnée par
I 'observa t ion  de  ce t te  réa l i té ,  e l le  en  in fo rme en re tour  les  cond i -
t ions  de  percept ion .  c 'es t  en  e f fe t  en  fonc t ion  d 'une cer ta ine  appré-
hens ion  de  la  réa l i té  que la  langue se  cons t i tue ,  e t  en  fonc t ion  d 'une
cer ta ine  cons t i tu t ion  de  la  langue que 1a  réa l i té  es t  appréhendée.

Nous vou lons ,  de  man ière  t rès  généra le  e t  donc  un  peu s imp l is te ,  sou-
l igner  ce t  aspec t  en  in t rodu isant  une no t ion  qu i  nous  sera  fo r t  u t i le
quand  i l  nous  faudra  é tab l i r  l e  b i lan  de  no t re  t rava i l .

Nous appel lerons UNIVERS toute concept ion des rapports que la langue
en t re t ien t  avec  la  réa l i té .

Que ce t te  concep t ion  so i t  imp l i c i te ,  ou  exp l i c i te ;  qu ,e l le  sépare  les
deux domaines  v isés  en  les  subordonnant  dans  un  sens  ou  dans  I 'au t re  ou
qu 'e1 le  les  rassemble  en  une  seu le  en t i té ,  e l l e  cons t i tue  tou jours  un
un ivers .  Cet  un ivers  indu i t  les  te rmes mêmes de tou te  ana lyse  de  la  lan-
gue .  La  mu l t ip l i c j té  des  un ive rs  poss ib les  exp l iquen t  I ' ex t rème var ié té
des analyses. Par exemple la langue peut être considérée cornme le ref let
matér ie l  de  la  pensée sur  le  monde,  ou  comme le  l ien  ind ispensab led  ces
not ions de pensée et  de monde prennent un sens, ou même comme le pr inc. i -
pe  généra teur  e t  au tonome de tou te  pensée. . .  Nous avons  là  des  d is t inc -
t jons  t rès  g ross iè res  d 'Un ive rs .

1 .1 .2 .  REMARQUES A pR0pos DE LA NOTI0N.D,UNIVERS:

I l  nous  faudra  b ien  év idemment  reven i r  sur  une dé f in i t ion  dont  la
fa jb lesse  es t  man ' i fes te .  Nous le  fe rons  dans  les  chap i t res  su ivants  en
in t rodu isant  des  no t ions  p lus  p réc ises ,  e t  p lus  opéra to i res .  Nous main-
t jendrons  néanmoins  le  mot  d 'un ivers  dans  I 'accept ion  que nous  venons de
lu i  donner  pour  s ' ign i f ie r  no t re  po in t  de  dépar t  dans  tou te  sa  généra l i té .

I l  ne  fau t  pas  perdre  de  vue que ces  d is t inc t ions  d 'un ivers  s ,e f fec-
tuent  dans  la  langue e l le -même e t  qu 'e l le  cond i t ionne leur  reconna issance.
Pour  p rendre  un  exemple  s imp le ,  sur  leque l  nous  rev iendrons  au  chap i t re
XI '  i l  es t  in rméd ia t  qu 'une langue qu i  assume les  no t jons  de  nombre  (au
sens grammatical)  et  de numérat ion (au sens naturel  du déploiement poten-
t ie l l ement  in f in i  de  la  sé r ie  des  en t ie rs )  p lace  l ' é tude  de  la  quan t i f i -
ca t ion  dans  un  un ive rs  qu i  n 'es t  pas  ce lu i  qu ' indu i ra j t  une  langue  qu i
assumera i t  la  seu le  no t ion  de  nombre .  Dans le  p rem' ie r  cas  au  de là  d ,une
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carac té r i sa t ion  aux  te rmes  d 'un jc ' i t é  e t  de  mu l t jp f i c i té ,  i I  es t  poss ib le
de mesurer  f inement  1a  quant i té  au  po in t  de  se  l i v re r  à  des  compara isons
graduées ,  a lo rs  que  dans  le  second  ce la  es t  imposs ib le .  I l  y  a  b ien  là
deux  un jvers  d is t inc ts  e t  1a  percept ' ion  de  la  réa l i té ,  lo rsqu 'on  passe
de la  sens ib i l i té  à  l ' en tendement ,  se  t rouvant  dépendre  de  1a  langue qu i
' l ' expr i rne  

on  a  en  fa i t ,  par  ce t te  seu le  d i f fé rence organ ' iquerdeux  v ' i s ions
de  la  réa l i té  qu i  d i f fé ren t .

Préc isons  tou t  de  su i te  que nous  ne  vou lons  pas  évoquer  à  t ravers  la
not ion  d 'Un ivers  l ' i somorph isme que cer ta ins  on t  pos tu lé  en t re  la  langue
et  la  cu l tu re .  L 'a f f i rmat ion  d 'un  te l  i somorph isme es t ,  dans  no t re  op t i -

QUê,  l ' exp l i c i ta t ion  d 'un  un ive rs ,  qu i  res te  une  poss jb i l i t é  parmi  d 'au -
t res .  Dans  l ' ' i dée  d 'un ive rs  ce  qu i  nous  in té resse  c 'es t  l a  mu l t ip l i c i té
e t  l ' évo lu t ion  des  man j fes ta t ions  qu 'e l le  recouvre .

Nous pensons en  fa i t  qu 'on  ne  peut  pas  dé f jn i r  complè tement  un  un ivers
sur tou t  s j  c 'es t  ce lu i  où  on  se  s ' I fue .  0n  peut  tou t  au  p lus  ten ter  d ren
fa i re  ressor t i r ,  pôF  oppos i t i on  à  d 'au t res ,  un  fa i t  sa i l l an t .  E t  rendre
compte  sur  un  po in t  p réc ' i s  d 'une évo lu t ion  sens jb le  dans  les  moda l i tés
d ' in te rac t ion  en t re  la  langue e t  la  réa l i té .  Par  exemple  1a  présence des
bchn iques  de  numéra t ion  dans  une langue la  d is t ingue ca tégor iquement ,  e t
ce la  même dans  ses  po ten t ia l i tés  d 'au to-ana1yse,  des  langues où  e l les  sont
absentes .  Lés . .  un ivers  cor respondants  sont  d js t inc ts  e t  do ivent  ê t re  d is -
t i ngués .

0n  pour ra i t  rapprocher  s ' i  l ' on  veut  la  no t ion  d 'un ivers  de  ce l le  de

"gén ie"  d 'une langue au  sens  où  e l le  appara i t  au  s ièc le  des  lumières  à
cond i t ion  d 'en  fa i re  un  pr inc ipe  de  d isc r im jna t ion  non seu lement  des  d i f -
fé ren tes  langues en t re  e l les  mais  auss i  des  d j f fé ren tes  f igures  que réa-
l i se  une même langue au  cours  de  son évo lu t ion ,  e t  de  rédu i re  la  por tée
de ce t te  d isc r im ina t ion  à  1 'ana lyse  de  la  façon qu 'à  une langue de  rendre
compte  des  rappor ts  qu 'e l le  en t re t ien t  avec  la  réa l j té .

Not re  no t ion  d 'un ivers  es t  b ien  impar fa i te  e t  nous  avouons b ien  vo lon-
t ie rs  que nous  ne  pouvons en  donner  une dé f in i t ion  r igoureuse.  Heureuse-
ment  nous  n 'aurons  à  I ' u t i l i se r  i c i  que  d 'une  man iè re  t rès  par t i cu l iè re  :
e l le  nous  serv i ra  à  qua ' l i f ie r  les  rup tures ,  les  mod i f i ca t ions  essent ie l les
qu i  appara issent  dans  l 'h is to i re  de  la  langue.  Ce qu i  es t  observab le  ce
sont  des  rup tures  ép is témolog iques ,  gu i  peuvent  ê t re  s i tuées  h is to r ique-
ment  par  les  d i f fé rences  l ingu is t iques  qu ,e l les  ins taurent .
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I . I .3 .  ANALYSE DE LA DETERMINATION EN TIRMESI .D 'UNIVERS: '

Nous verrons dans la sui te que l 'appar i t ion du système des déter-
minants ,  en  par t i cu l ie r  le  complexe fo rmé par  les  a r t i c les  indéf in is ,
déf in is et  les adject i fs démonstrat i fs,  peut et  doi t  être analysé en de
tels termes et  nous dirons que nous avons peut être là un exemple part i -
cu l iè rement  in té ressant  de  mod i f i ca t ion  d ,un ivers .

Que cette quest ion soi t  part icul ièrement importante pour notre étude
ce la  do i t  ê t re  sou l igné .  ce  n 'es t  pas  parce  que  la  qua l i té  d ,une  théor ie
se  mesure  auss i  à  la  façon dont  e l le  rend compte  des  évo lu t ions  h is to r i -
ques  qu i  condu isen t  à  l ' é ta t  ac tue l  des  p rob lèmes  qu 'e l le  t ra i te  que
nous ins is tons  a ins i  sur  les  t rans format ions  success ives  de  ce  qu i  es t
ac tue l lement  son ob je t .  C 'es t  parce  que ' la  no t ion  même de dé terminat ion
est au coeur de ce débat.

Lorsque nous  avons  in t rodu i t  la  no t ion  de  mise  en  phrase nous  avons  dû
dist inguer les assemblages de mots qui  ne forment pas. encore des phrases,
des phrases vér i tables.  Nous nous sonmes alors appuyé sur les jugements
c lass iques  de  g ra rnmat i ca l i té .0 r  qu 'y  a - t - i l ,  du  mo ins  du  po in t  de  vue
de la logique généra1e, en amont de ces jugements ? En d,autres termes
comment dist jnguer une phrase reconnue comme tel le,  d,un embryon de phra-
se encore incomplet  ? Une des façons de procéder se fonde sur le constat
su ivan t :  une  phrase  possède  une  s ign i f i ca t ion ,  e l le  a  un  con tenu  déc la -
ra t i f  sur  le  monde,  que les  assemblages  incomple ts  ne  possèdent  pas .  Que
cet te  déc la ra t ion  so i t  vér id ique ou  non impor te  peu ic i ;  ce  qu i  compte
c 'es t  qu 'e l le  es t  assurée  dans  la  phrase .

C 'es t  i c i  que nous  touchons d i rec tement  au  prob lème de la  dé termina-
t ion  pu isqu 'e1 le  es t  assoc iée ,  s i  on  souscr i t  à  no t re  po in t  de  vue ,  à  la
mise  en  phrase.  E t  c 'es t  pourquo i  l ' é tude des  dé terminants  ne  peut  igno-
rer  le  fa i t  que dans  leur  fo rme ac tue l le  i l s  son t  apparus  à  une époque
donnée, car cet te appar i t ion condj t ionne fortement 1es procédures de mise
en re la t ' ion  en t re  la  langue e t  la  réa l i té ,  e t  donc  les  p ropres  te rmes
avec  lesque ls  la  langue nous  permet t ra  de  les  ana lyser .

I . I .4 .  PRIMIERE ESQUISSE DES PROPRIETES ESSENTIELLES
DE'I  L '  UNI VERSU CONTEMPORAIN.

I l  nous  fau t  ma in tenant  commencer  à  décr i re  l ' un ivers  qu i  es t  le
nô t re .  Nous ne  pouvons qu 'en  esqu isser  cer ta ins  aspec ts  e t  nous  ne  re -
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t iendrons  que ceux  qu i  jn f luent  d i rec tement  sur  no t re  é tude.  Parmi  ces
aspects  cer ta ins  dér iven t  s imp lement  de  ce  qu 'es t  la  log ique généra le  e t
c res t  ceux  que nous  a l lons  évoquer  en  te rminant  ce  chap i t re .

Le  premier  aspec t  que nous  re t iendrons  es t  ce lu j  de  l ' i nséparab i l i té
de  la  langue  e t  de  la  réa l i té .0n  ne  peu t  par le r  de  réa l i té  sans  une
langue  pour  la  d i re ,  e t  une  langue ,  en  ce  qu 'e1 le  es t  cons t j tuée  p ra t i -
quement  de  phrases  ne  peut  ex is te r  sans  une réa l i té  qu 'e l le  décr i t ,
(que ce t te  réa l i té  so i t  en  rappor t  avec  le  monde phys ique ou  non) .  Ce la
es t  b ien  connu mais  nous  le  rappe lons  pour  ins is te r  sur  un  po in t  p réc is
qu i  décou le  de  ce t  aspec t .  Dès  qu 'on  en tend une phrase on  es t  a t te in t
par  une cer ta ine  réa l i té  :  on  ne  peut  en  que lque sor te  en tendre  une phra-

se pour el le-même, indépendamment de son sens, à moins de se contenter
d 'une conna issance purement  ana ly t ique de  la  langue.  E t  dès  qu 'une réa-
l i té  es t  évoquée,  I 'en tendement  nous  1a  présente  sous  la  fo rme d 'une
phrase:  on  ne  peut  a t te indre  1a  réa l i té  pour  e l le -même,  indépendamment
de  I ' express ion  qu 'e l le  t rouve  dans  la  langue ,  à  mo ins  de  s 'aven tu re r  su r
d 'au t res  vo ies  que ce ' l les  de  1a  ph i losoph ie  conceptue l le .  Ce que nous
re t iendrons  de  ce la  c 'es t  le  fa i t  que s i  on  touche à  la  langue on  touche
à la  réa l i té ,  e t  inversement ,  e t  qu ' i l  fau t  p roscr i re  tou te  concept ion
qu i  dans  I ' ana lyse  d 'une  phrase  nég l ige ra i t  l ' un  des  deux  o rd res  ou  e l le

l 'engage.  Ce la  ne  veut  pas  d i re  qu 'on  ne  do i t  pas  d is t inguer  dans  I 'ana-
lyse  une é tude d jsons  syn tax ique de  1a  phrase,  d 'une é tude sémant ique.
B jen  au  cont ra i re .  Nous vou lons  seu lement  i c i  d i re  qu ' ' i1  fau t  tou jours
f ina lement  in tégrer  dans  une conna issance syn thé t ique 

' langue 
e t  réa l i té ,

e t  que ce t te  f jna l i té  es t  dé jà  p résente  dans  tou te  ana lyse  auss i  fo r -
me l le  qu 'e l le  so i t .

Le  second aspec t  que nous  re t iendrons ,  e t  qu ' i1  fau t  b ien  d is t inguer
du  p récéden t ,  es t  I ' i nser t ion  de  la  langue  dans  la  réa l i té .  La  langue  es t
man i fes tement  un  ob je t  sens ib le  que no t re  en tendement  en tend sa is i r  e t  le
fa i t  qu 'e l le  par t i c ipe  au  t i t re  d ' i ns t rument  à  ce t te  sa is ie  ne  change
r ien  à  ce la .  La  langue  es t  dans  la  réa l i té ,  même s i  e l l e  en  es t  un  l i eu
pr i v i l ég ié .  Ce  que  nous  vou lons  sou l igner  i c i  c 'es t  ce t te  par t i c ipa t ion
de la  langue au  rée l  nonobstan t  son  s ta tu t  par t i cu l ie r  qu 'on  pour ra i t
analyser par exemple en terme de degré de l iberté dans une concept ion dé-
te rmina t i ve  de  la  réa l i té .

Ces  deux  aspec ts ,  ce lu i  d ' înséparab i l i t é  en t re  la  langue  e t  l a  réa l i té
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et  ce lu i  d ' inser t ion  de  la  langue dans  la  réa ' l i té ,  son t  deux  t ra i ts  de
not re  un ivers  au  sens  où  nous  avons  dé f in i  ce t te  no t ion .  Nous a l lons
les retrouver '  formulés de manjère autrement r igoureuse, dans le cha-
p i t re  su ivan t .

I . I I .  CHAPITRE CIN8,  LES DEUX ORDRES DE L 'ANALYSE SYMBOLIOUE

I . I I .0 .  NOTION DE "TEXTE"  e t  NOTION DE, 'M0NDE" .

Dans ce  chap i t re ,  nous  a l lons  in t rodu i re  deux  no t ions  qu i  nous  per -
mettront de formuler r igoureusement ce que nous avons évoqué dans le cha-
p i t re  p récédent .  Nous pour rons  a lo rs  appro fond i r  l ' ana ]yse  que nous  avons
pour  l ' i ns tan t  à  pe ine  esqu issée .  La  no t ion  d ,  , ' un ive rs "  es t  impréc ise ,
nous le reconnaissons. Nous ne pouvons la considérer que cof ime une faci-
l i té  d 'express ion  v isan t  à  invoquer  dans  tou te  sa  généra l i té  la  p rob lé -
mat ique des  rappor ts  de  la  langue e t  de  la  réa l i té .

Les  nouve l les  no t ions  auront  un  s ta tu t  p lus  s t r i c t .  Des  dé f in i t ions
préc ises  son t  i c i  requ ises  pu isqu ' i l  s 'ag i t  de  f i xe r  les  te rmes  p r . im i t i f s
de  no t re  ré f lex ion .  C 'es t  là  en  e f fe t  que s 'o r ig iner t les  p r inc ipes  de  l ,a -
na lyse  d i f fé ren t ie l  le  que nous  en tendons déve lopper  dans  les  deux  par t ies
qu i  su iv ron t .

Nous avons  d is t ingué t rès  maladro i tement  dans  le  chap i t re  p récédent ,
deux  ordres  où  1a  phrase es t  engagée,  ceru i  de  la ' langue e t  ce lu i  de  la
réa l  i  té .

Nous appe l le rons  M0NDE tou t  f ragment  conséquent  de  la  réa l i té  (qu ,e l1e
so i t  à  un  degré  zéro  la  réa l i té  phys ique,  ou  à  un  degré  supér ieur  la  réa-
l i t é  concep tue ' l1e ;  qu 'e l le  so i t  sens ib le  ou  imag ina i re )  donné  à  l ,en tende-
ment .  c res t  un  agencement  d 'ob je ts ,  concre ts  ou  abs t ra i ts ,  sur  leque l
opère  no t re  en tendement  e t  en  par t i cu l ie r  nos  capac i tés  d 'express ion  dans
1a langue.  Nous appe l le rons  ces  ob je ts  des  ob je ts  REELS sans  chercher  à
pénét re r  la  re la t ion  comp' lexe  qu ' i1s  en t re t ' iennent  en t re  eux ,  d ,une ma-
n iè re  b ien  spéc i f i que ,  e t  qu i  cons t i tue  la  réa l i té  sens ib le .

Nous appe l le rons  TEXTE tou t  f ragment  conséquent  de  la ' langue.  Cres t  un
agencement  d 'ob je ts  qu i  son t  les  l ignes  l ingu is t iques .  Nous appe l le rons  ces
objets des objets FORMELS en indiquant par 1à leur nature symbol ique.

Précisons tout de sui te que le mot TEXTE est ic i  un terme pr imit i f  et
qu ' i l  ne  faudra i t  pas  in fé rer  de  son emplo i  une que lconque a f f i l i a t ion  à
une  éco le  l i ngu is t ique  que l ' l e  qu ,e l le  so i t .
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Pour  des  ra isons  méthodo log iques  nous  in t rodu i rons
pour nommer la not ' ion qui  est  en relat ion de genre à
monde" et  le " texte" au moyen du mot 0RDRE.

Toute  express ion  l ingu is t ique engage deux  ordres ,
ce lu i  du  tex te .  Ces  deux  ordres  dans  leur  généra l i té
c 'es t  seu lement  lo rsqu 'on  examine une phrase préc ise
menta i re  du  monde e t  du  tex te  in te rv ien t .

I . I I .1 .  PREMiERS COMMENTAIRES SUR LES DEFINIT IONS.

un trois ième terme

espèce avec le "

ce lu i  du  monde e t

son t  i l l im i tés  e t
que 1a nature f rag-

Notons  tou t  d 'abord ,  e t  ce la  rap idement  ca r  i1  s 'ag i t  d 'une  repr i se
de  I .1 .4 . ,  que  1es  deux  o rd res  a ins j  dé f in i s ,  qu i  spéc i f i en t  l e  doub le  en-
gagement  de  tou te  phrase,  adhèrent  I 'un  à  l 'au t re .  Lorsqu 'on  ana lyse  une
phrase dans  l 'o rd re  du  monde,  c 'es t  à  d j re  en  examinant  sa  s ign i f i ca t ion
rée l le ,  on  ne  peut  pas  fa i re  to ta lement  abs t rac t ion  de  l 'o rd re  du  tex te
où sont  ' inscr i tes  les  règ les  qu ' i  assurent  sa  cons t i tu t ' ion  fo rmel  le .  E t  ' i n -

versement  tou te  ana lyse  fo rmel le  d 'une phrase,  dans  I 'o rd re  du  tex te  ne
peu t  ignore r  I ' o rd re  du  monde:  nous  avons  vu  la  nécess i té  de  1 'appe ' l  aux
s ign i f i ca t ions  dans  une te l le  en t repr ise  en  examinant  les  déve loppements
des  ana lyses  d is t r ibu t ionne l les  au  chap i t re  I .

Nous a l lons  main tenant  p réc iser  le  sens  que nous  donnons aux  mots
monde e t  tex te  en  nous  l i v ran t  à  que lques  compara isons  te rmjno ' log iques .
Au l ieu  de  monde nous  aur ions  pu  par le r  de  réa l i té ,  ma is  ce  te rme,  t rop
l ié  aux  p rob lèmes  d 'express ion ,  nous  para issa i t  i nap te  à  s ign i f i e r  l , au -
tonomie  de  la  no t ion  v isée  par  rappor t  à  ]a  langue.  ce la  nous  permet  de
conserver  le  mot  réa l i té  pour  un  usage p lus  généra l .0n  aura i t  pu  auss i
par le r  de  subs tance ou  de  contenu,  ma is  là  encore  ce la  r i squa i t  de  n ie r
le  fa i t  essent ie l ,  à  savo i r  que le  monde ex js te  en  dehors  de  son appré-
hens ion  par  ' la  

l  angue.

Nous n 'en tendons pas  du  tou t  i c i  en t re r  dans  un  débat  ph i losoph ique
sur  la  p r io r i té  on to \ogrqueà donner  à  la  langue ou  à  la  réa l i té .  Lorsque
nous disons que le monde existe c 'est  uniquement lPmeanière de le poser in-
dépendanrnent de 1a langue en temps que not ion théor ique. Nos deux ordres
sont  deux  en t i tés  abs t ra j tes  dont  l ' ' i n te rsec t ion  occupe le  champ de la
langue,  e t  i l  nous  para i t ra i t  saugrenu de  nous  in te r roger  au  de là  sur  la
réa l i té  de  ce  qu ' i l s  rep résen ten t .

Au l ieu  de  tex te  nous  aur jons  pu  par le r  de  d iscours ,  de  fo rme ou d 'ex-
press ion  mais  là  encore  l 'usage l ingu is t ique consacré  r i squa i t  de  nous
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ent ra îner  à  n ie r  le  po in t  essent ie l  qu i  es t  I 'au tonomie  de  la  no t ion
visée par rapport  au monde.

I . I  I .2 .  OPPOSITION ENTRE LE ' 'MONDE' '  ET LE "TEXTE" .
Notre terminologie essaye de bien dist inguer,  de séparer nettement

e l r  deux  ordres  qu i  son t ren  eux  mêmesré t rangers  l 'un  à  I 'au t re ,  deux
not ions  qu i  par  leur  rapprochement  cond i t ionneront  l ' ana lyse  de  la  lan-
gue.  La  mise  en  rappor t  nécess i te  tou jours  une te l le  d ' i f fé renc ia t ion
préa lab le .  Venons-en au  po in t  qu i  nécess i te  que lques  exp l i ca t ions  supp lé-
menta i res ,  à  savo i r  I ' au tonomie  du  tex te  par  rappor t  au  monde.  I l  nous
semble en ef fet  que 1'autonomie du monde par rapport  au texte est  assez
fac i lement  admise ,  ne  sera j t -ce  que par  soumiss ion  au  sens  cornmun,  ce  qu i
permet de la comprendre.  I l  en est  tout  autrement pour 1 'autonomie du
tex te ,  Qu i  n 'es t  pas  reconnue cormunément .  C tes t  une idée récente  dont  on
t rouve 1a  première  présenta t ion  s imp le  e t  c la i re  dans  I ' i n t roduc t ion  de
l 'ana lyse  mathémat jque de  la  log ique de  G.  Boo le  (1847,  3 )  qu i  débute  en
ces termes :

Ceux qu i  son t  au  courant  de  l 'é ta t  p résent  de  la  théor ie  de'a lgèbre  symbol ique savent  que la  va l id j té  des  démarches  de'ana ' l yse  ne  dépend pas  de  I ' i n te rpré ta t ion  des  symboles  u t ' i -
i sés  mais  seu lement  des  lo is  de  leur  combina ison.

Cette idée est  évidenvnent d 'ordre t rop général  pour rester conf inée dans
les  mathémat iques  e t  e l le  in fo rme en fa i t  en  grande par t ie  le  p ro fond re -
nouve l lement  des  sc iences  du  langage qu i  es t  percept ib le  dès  ce t te  époque.

Au delà de whitney, qu' i  pour reprendre Saussure a " for t  b ien eu le ca-
rac tère  arb i t ra i re  des  s ignes"  j l  nous  fau t  év jdemment  c i te r  I 'au teur  du
cours  de  l i ngu is t ique  généra le  (1916)  où  I ' ana lyse  du  s igne  l i ngu is t ique
es t  insc r j te  d 'emb lée  dans  sa  d imens ion  symbo l ique .

L 'évo lu t ion  u l té r ieure  peut  ê t re  résumée en fa isan t  appe l  à  I 'a r t i c le

"L ingu is t ique"  de  l 'Encyc loped ia  Un ive rsa l i s  d t  à  G.  Moun jn  (1968)  :
' 'Pour  Saussure  une langue,  c 'es t  "un  sys tème de s ignes  d is t inc ts
cor respondan ts  à  des  idées  d js t inc tes"  ( " " . ) .  A  la  dé f in i t i on
Saussur ienne  les  log ic iens  n 'on t  a jou té  qu 'une  re touche ,  ce l le
de Carnap qui  déf in i t  une langue comme "un système de signes
avec  les  règ les  de  leur  emp ' lo i " .

E t  l ' au teur  de  suggére r  qu ' i I  n ' y  a  là  qu 'add i t i on  "d 'une  exp l i c i ta t ion
bienvenue de toutes les propr iétés opératoires du mot système".

Qu'on nous permette de trouver cet te observat ion un peu superf jc ie l le
car  l ' add i t jon  en  ques t ion  es t  g rosse de  tou t  un  remaniement  de  la  con-
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cept jon  qu 'on  peut  se  fa i re  d 'une langue.  Le  mot  sys tème,  lo rsqu ' i l  es t

employé par  un  log ic ien ,  e t  Carnap en  es t  un ,  fa i t  ré fé rence à  la  théor ie

des  sys tèmes fo rmels  qu i  s 'es t  cons t i tuée à  par t i r  des  t ravaux  de  Boo le .

Cet te  théor ie  peut  ê t re  u t i l i sée  pour  rendre  compte  de  1 'aspec t  symbol i -
que  du  langage ,  e t  l ' i n té rê t  qu 'e l le  représen te  a lo rs  es t  l o in  d 'ê t re

acc'i den te'l . .

I . I I .3 .  LES SYSTEMES FORMELS.

La théor ie des systèmes formels a pour objet  la formal isat ion des
procédures de raisonnement.  I l  s 'agi t  de rendre compte de manière symbo-
l ique  de  l ' appréhens ion  ra isonnée  qu 'on  peu t  avo i r  de  te l le  ou  te l le  s i -
tua t ion .  L 'ad jec t i f  symbo l ique  s ' i gn i f i e  i c i  deux  choses  :  i l  s t j pu le  que

1es  ob je ts ' i n t rodu i t s  son t  des  s ignes  a rb i t ra i res  lesque ls  son t  suscep-
t ib les  d 'évoquer  te l  ou  te l  é lément  de  la  s i tua t jon  é tud iée .  A f in  que  le
processus  de  fo rmal ' i sa t jon  about isse  vér i tab lement ,  i1  fau t  que le  fo r -
ma l isme é laboré  rende compte  exac tement  des  propr ié tés  de  la  s i tua t jon
étud iée  qu i  son t  expr imab les  dans  1e  langage fo rmel .  En par t i cu l ie r  une
procédure  purement  fo rmel le ,  donc  mécan isab le ,  de  va ' l jda t ion  des  propo-

s i t jons  log iques  devra  ê t re  équ iva len te  à  la  p rocédure  de  vér i f i ca t ion
d i rec te ,  réa1 isée au  moyen des  s ign i f i ca t ions  ' in tu i t i ves ,  des  in te rpré-
ta t ions  de  ces  propos ' i t ions  dans  tou tes  les  s i tua t ions  où  le  fo rmal jsme
s 'app l ique .  Ce  qu i  es t  v ra i  fo rme l lement  es t  a lo rs  iden t ique  à  ce  qu i

es t  v ra i  dans  tou tes  les  s j tua t ions  a ' ins i  fo rmal isab les  e t  on  d ' i t  que  le
système formel est  complet .

0n  pour ra i t  c ra jndre  a lo rs  la  ru jne  dé f in i t i ve  de  la  no t ion  de  sens
pu ' i squ 'une procédure  purement  mécan ique semble  pouvo i r  se  subs t i tuer  à
e l le .  I l  n ren  es t  r i en ,  même sur  1e  p lan  t rès  rud imenta i re  de  la  vé r i té
log ique,  car  dès  que ' le  sys tème fo rmel  es t  un  peu complexe,  i1  ne  peut
maî t r i ser  exac tement  les  s i tua t ions  dont  i l  cherche à  rendre  compte .
Cer ta ines  propr ié tés  seron t  v ra ies  jn tu i t i vement  dans  une s i tua t ion  par -
t i cu l iè re  e t  fausses  dans  une au t re  e t  e l les  ne  pour ron t  ê t re  va l idées
formel lement  pu ' i sque ce t te  va l ida t ion  cor respond à  la  vér i f i ca t ion  dans
toutes les s i tuat ions.  Ce phénomène apparai t  dès que le formal isme est  un
peu élaboré et  ne peut être combattu par un surcroi t  de formal isat ion.
Une par t  de  la  conna issance d 'une s i tua t ion  a ins i  fo rmal isée  échappe à  1a
formal isat ion et  on di t  que 1e système formel est  incomp' let .
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0n t rouvera  une expos i t ion  dé ta i l lée  de  ce  que nous  venons d ,exposer
rap idement  dans  l ' a r t i c le  de  J .  Ladr iè re  (1967) .

Si  on cherche à comprendre ce double t ra i t  de complétude et  d ' incom-
p lé tude des  sys tèmes fo rmels ,  on  peut  penser  que le  p remier  do i t  ê t re
rapproché de la facul té de maniement combinatoire des objets soumis à
' l ' appréhens ion  

ra isonnée e t  que le  second do i t  ê t re  rapproché de  l ,ab-
sence  de  c lô tu re  de  la  conna issance  à  l ' i n té r ieu r  d 'une  combina to i re .
Devant  une s i tua t ion  donnée,  une abs t rac t ion ,  qu ,on  peut  qua ' l i f ie r  de
conceptue l le ,  es t  poss ib le  e t  opéra to i re  ma is  e l le  ne  peut  rendre  compte ,
e t  nous  touchons là  à  la  l im i te  de  ce  genre  de  conna jssance,  que des  pro-
pr ié tés  qu i  son t  un j fo rmément  va l ides  ou  inva l ides  dans  tou tes  les  s i tua-
t ions  re levant  de  la  même abs t rac t ion .  Aut rement  d i t  nous  avons  ic i  l ,ex -
p l i c i ta t ion  du  pr inc ipe  fondamenta l  de  la  conna issance sc ien t i f ique  :
l ' un ive rsa l i té  concep tue l le  en  ce  qu 'e l1e  a ,  à  la  fo jS ,  d ,opéra to i re  e t
de  l im i té .  L tana lyse  concep tue l le  n 'a t te in t  qu 'un  n jveau  qu ,on  peu t  qua-
l i f ie r  d 'un iverse l  e t  le  déve loppement  des  processus  de  conna issance né-
cess i te  ensu i te  I ' i n te rven t ion  des  s ign i f i ca t ions  p ropres  de  la  s i tua t ion
é tud  iée .

Si  on défend une accept ion étroi tement anglo-saxonne du mot , 'symbo1e"

on peut  d ' i re  que la  fo rmal isa t ion  échoue.  I l  fau t  en  e f fe t  dépasser  i c i
le stade formel et  fa i re appel  à la nature évocatr ice du symbole pour ap-
p ro fond i r  l ' ana lyse .

Dans la  mesure  où  on  cherche à  exp lo i te r  ce la  dans  une é tude généra ' le
de  la ' langue,  e t  c 'es t  le  cas  lo rsquron ten te  d 'en  échafauder  une fo rma-
l i sa t ion ,  on  peut  ra isonnab lement  penser  que s i  une te l le  ten ta t i ve  réus-
s i t  ce la  é tab l i ra  des  carac tères  de  complé tude e t  d ' incomplé tude.  La

' langue 
es t  en  e f fe t  un  méd ium un jverse l  qu i  engage nécessa i rement  les  s j -

gn i f i ca t ions .  0n  t rouvera  une présenta t ion  s imp ' l i f iée  de  ce t te  p rob léma-
t ique dans  Tyvaer t  (1984) .

ce  que nous  re t iendrons  ic i  c 'es t rp rus  prosaîquement ,  ' l e  
fa i t  que le

te rme sys tème,  lo rsqu ' i1  appara î t  dans  une dé f in i t ion  de  ce  qu ,es t  la  lanSue,
fa i t  ré fé rence à  tou te  1a  prob lémat ique que nous  venons d 'exposer .

En par t i cu l ie r ,  e t  c 'es t  ce  qu i  es t  impor tan t  i c i ,  i l  fa i t  ré fé rence à  une
construct ion abstrai te qui  est  édj f iée dans son ordre propre qui  est  pu-
rement formel.
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I . I I .4 .  LA THEORIE DES SYSTEMES FORMELS ET LA L INGUISTIQUE.

Que ce  genre  d 'approche so i t  ac tue l lement  p ra t iqué par  les  l ingu is -

tes  es t  pa ten t  .  Nous  n 'en  vou lons  pour  p reuve que 1 'oeuvre  de  N.

Chomsky dont le programme est présenté dans son art ic le " la natore

formel le  du  langage" rmalheureusement  occu l té  pour  les  lec teurs  de  lan-

gue  f rança ise  par  sa  pub l i ca t ion  à  la  su i te  du  tex te  cé lèbre  " la  l i ngu is -

t ' i que  car tés ienne"  (  136ï  ) .
0n  ne  peut  qu 'ê t re  f rappé par  la  s imj l j tude  en t re  ce t  exposé e t  les

grandes l ignes  de  la  théor ie  des  sys tèmes fo rmels .  En par t i cu l ie r  les

te rmes techn iques  de  syn taxe e t  de  sémant ique sont  u t i l i sés  dans  le  même

sens,  qu i  n 'es t  pas  ce lu i  couramrnent  accepté  par  1es  l jngu is tes .  Cepen-

dant  I 'au teur  ne  d i t  pas  un  mot  des  no t ions  de  complé tude e t  d ' incomplé-

tude .  C 'es t  assez  cur ieux  pu isque  la  p rem' iè re  es t  i nd ispensab le  à  la  jus -

t j f i ca t ion  de  1 'approche syn tax ique qu ' i l  en tend promouvo i r ,  e t  que la

seconde recouvre  1e  champ de tous  les  débats  en t re  généra t iv is tes ,  qu ' i l s

so ien t  d 'obéd ience syn tax ique ou  sémant ique.

En fa j t  i l  nous  semble  que l 'au teur  de  St ruc tures  Syntax iques  nra  re -

tenu de la théor je des systèmes formels que le procédé générat i f  é laboré

dans la syntaxe formel le pour en faire le procédé dj f férenciateur que re-

chercha i t  1 'ana lyse  t rans fo rmat ionne l le .  A ins i ,  en  n 'appro fond issan t  pas

les  a rcanes  u l t imes  de  la  fo rma l i sa t ion  en  se  l im i tan t  à ' l ' empron t

procédure  techn ique,  i l  abandonna i t  tou t  un  aspec t  des  choses  qu i

ensu i te  d iss imu lé  dans  l ' ombre  de  l ' éc la t  de  sa  théor ie .  I l  y  a  là

t ion  cons idérab le  de  la  cont r ibu t ion  que la  fo rmal isa t ion  peut  e t

appor te r  à  I ' ana lyse  l i ngu ' i s t ique .

Cet te  réduc t ' ion  dér ive  nous  semble- t - i1  de  la  vo lon té  de  pr iv i lég ie r

une é tude concrè te  de  la  langue sans  s 'embarasser  de  cons idéra t ions  qu i

pour ra ien t  passer  pour  super f lues .  A ins i  la  d is t inc t ion  en t re  langue e t
paro le  dev ien t  la  d is t inc t jon  en t re  compétence e t  per fo rmance.  L 'oppos i -

t i on  es t  rédu i te  à  ce l le  qu i  ex is te  en t re ' l es  po ten t ia l i t és  du  code  l i n -

gu ' i s t ique  e t  I ' emp lo i  i nd iv idue l  qu i  en  es t  fa i t .  A lo rs  que  la  d is t inc -

t ion qui  nous semble importante est  cel le de la langue considérée comme

un système et  de' la langue considérée comme énonciat ion évoquant la réa-

l i té .  Nous pensons que l ' i n t roduc t ion  des  te rmes de  tex te  e t  de  monde es t

propre  à  b ien  poser  ce t te  d is t inc t ion .

d tune

restera

réduc-

do i  t
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C 'es t  pourquo i  I 'add i t ' i on  fa i te  par  Carnap à  la  dé f in i t ion  donnée par

Saussure  ne  do i t  pas  ê t re  min imjsée.  Le  fa i t  que la  langue so i t  ana lysée
en te rmes de  sys tème,  c 'es t  à  d i re ,  pour  dépasser  le  n iveau a l lus i f ,  en
termes de système formé[ régi  par des règles combinatojres str ictes por-
tan t  sur  des  ob je ts  symbol iques ,  fa j t  de  ce  que nous  appe l lons  le  tex te
une ent i té autonome.

De même que le monde doi t  êt , re considéré comme un ordre dépassant le
cadre  de  la  phrase où  i l  t rouve son express ion  le  tex te  do i t  ê t re  cons i -
déré comme un ordre qui  excède tout autant les dimensions de la phrase
qù ' i1  o rgan ise .

I .  I  I .5 .  PATHOLOGIE ET OPPOSITION ' 'TEXTE' ' / "MONDE' ' .

Les  l i ngu is tes  ne  s ' y  son t  pas  t rompés  quand ,  en  p ro longean t  l , i n -
tu i t ion de Saussure,  j ls  ont  essayé de rendre compte de la dynamique de
la  langue.  Ce la  es t  par t i cu l iè renrent  ne t  pour  ceux  qu i  se  sont  in té ressés
aux t roub les  du ' langage conune par  exemple  R.  Jakobson.0n  peut  l i re  son
ouvrage " langage en fan t in  e t  aphas ' ie "  (1980)  pour  sa is i r  combien  la  sépa-
rat ' ion entre ce que nous appel lons le texte et  ce que nous appelons le
monde es t  ind ispensab le  à  la  descr ip t ion  des  t roub les .  Le  langage appa-
rai t  a lors comme ayant ses propres mécanismes de progressjon, découlant
des procédures de product ion propres au système, gui  peuvent fonct ionner
en dehors  de  tou te  compat ib i l i té  avec  la  réa l i té .  La  d is jonc t ion  du  tex te
et du monde est  a lors patente.

I l  n 'es t  pas  é tonnant  que ce  so i t  l ' é tude de  dys fonc t ionnements  qu i
condu ise  à  i so le r  ce t te  d is jonc t ion ,  qu i  ne  peut  appara î t re  dans  le  cas
d 'un  compor tement  normal .  Une fo is  é tab1 ie ,  e l le  cond i t ionne néanmoins
I 'ana lyse  que l 'on  peut  fa i re ,  au  de là  du  pa tho log ique,  du  fonc t jonnement
normal  de  la  langue.

c 'est  cet te problémat ique qui  sc^:sterrcL les écr i ts de J.  Lacan. 0n y
trouve, à part i r  d 'une réf lexiondinique.suruh donné pathologique,
l 'é labora t ion  d 'une concept ion  de  la  langue qu i  man j fes te  c la i rement  le
statut  autonome de ce que nous appelons le texte.

Dès le premier l ivre,  consacré aux écr i ts techniques de Freud de son
fameux sémina i re ,  on  peut  l i re  cec i  (1975,  250)

"Penser  c 'es t  subs t i tuer  aux  é léphants  le  mot  é léphant ,  e t  au
so le i l  un  rond.  vous  vous  rendez b ien  compte  qu ten t re  ce t te
chose qu 'es t  phénomèno log iquement  le  so le i l  e t  un  rond i l  y  a
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un ab ime.  E t  s j  on  le  f ranch i t ,  que l  p rogrès  su r  l r i n te l l i -
gence an imale  ?  Aucun.  Car  le  so le i l  e r r  tan t  qu ' i l  es t  dés i -
gné par un rond ne vaut r ien.  I l  ne vaut que pour autant que
ce rond es t  mis  en  re la t ion  avec  d 'au t res  fo rmal isa t ions ,  Qu i
cons t i tuent  avec  lu i  un  tou t  symbol ique dans  leque l  i l  t ien t
sa  p lace .  ( . . . ) .  Le  monde ne  vau t  que  s ' i l  s 'o rgan ise  dans  un
monde symboI ique" .

Cet te  ré f lex ion  es t  un  écho man i fes te  de  ce l le  de  Boo le  que nous  c i -
t ions  p lus  haut .  E t  i c i ,  dans  un  cadre  beaucoup p lus  généra l  que ce lu i
a lo rs  dé f in j ,  c 'es t  un  t ra j t  cons t j tu t i f  du  langage ,  méd ium de  la  cu re
psychana ly t ique,  Qu i  es t  mis  en  év idence par  I ' i so la t ion  du  symbole
dans un  ordre  propre  indépendant  de  l 'o rd re  de  la  pensée dont  i l  permet

1 'express jon .  Cet te  concept ion  de  l 'o rd re  symbol ique dépasse dans  sa
généra1 i té  ce  que peut  a t te indre  le  cadre  nécessa i rement  l im j té  de  te l le
ou  te l le  fo rma l  i sa t ion .

J .  Lacan  i l l us t re  ensu j te  les  ve r tus  exp f i ca t i ves  de  l ' i n t roduc t ion  de
I 'ordre symbol ique en conrnentant le célèbre passage du Mdrnon où
Socra te  fa i t  découvr i r  à  I ' esc lave  la  so lu t ion  du  p rob lème de  1a  dup l i -
ca t jon  du  car ré  (1978 ,2B) ; t l a  démons t ra t ion l  es t  un  exemple  du  passage

de  I ' imag ina i re  au  symbo l ique  "e t  pe rmet  de  sa is i r "  l e  c l i vage  du  p ' lan

de  I ' imag ina i re ,  ou  de  l ' i n tu i t i f ,  ( . . . )  e t  de  la  fonc t ion  synbo l ique
qu i  n 'y  es t  abso lument  pas  homogène,  e t  donb I ' in t roduc t ' ion  dans  la  réa-
l i té  cons t i tue  un  fo rçage.

Ce qu i  es t  appe lé  i c i  ' imag jna i re  es t  ce  que nous  appe lons  dans  no t re

te rmino log ie  le  monde,  e t  ce  qu i  es t  appe lé  symbol ique es t  ce  que nous
appe lons  le  tex te .

I . r I .6 .  EprSTEMOLOGrr  DU Drsc0uRs Sc IENTIF IQUE.

Nous re t rouvons  ic i  l ' appréhens ion  fo rmel le  du  langage majs  en  des
termes p lus  généraux  que ceux  u t i l j sés  par  les  log ic iens .  11  y  a  là  une
in tu i t ion  sur  la  fo rmal jsa t ion ,  Qu i  dépasse la  cons t ruc t ion  des  mathéma-
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t i c iens .  E l le  p rocède de  la  même source ,  qu i  es t  la  ré f lex ion  sur  la  con-

na issance  sc ien t i f i que  te l le  qu 'e l le  es t  appro fond ie  depu is  le  débu t  de
ce s ièc le .  Au l ieu  de  ten ter  de  la  recons t i tuer  de  man ière  in te rne  e t  l ' i -
m i tée ,  conrne le  fond les  mathémat ic iens ,  e l le  ten te  de  l 'appréhender  g lo -

ba lement  en  cons idérant  d i rec tement  l ' appréhens ion  généra1e qu 'en  assure
1a  langue .

0n peut t rouver une exposj t ion remarquable de la nature de cette source
commune dans  l ' j n t roduc t ion  mag is t ra le  du  premier  vo lume in t i tu lé  " le
langage"  de  "La  ph i losoph ie  des  fo rmes symbol iques"  de  E.  Cass i re r  (1972) .

L rau teur  y  c i te  H .  Her tz  (1894) .

"Une fo is  que l 'expér ience accumulée  nous  a  fourn i  des  images pré-
sentant les caractères requis,  nous pouvons nous servir  de ces
images col t i lne de modèles et  a ins j  déduire rapidement des consé-
quences  qu i  n 'appara i t ron t  dans  le  monde ex tér jeur  que beaucoup
p lus  ta rd ,  ou  qu ' i  résu l te ron t  de  no t re  p ropre  in te rvent ion  ( . . . ) .
Ces images dont nous par lons sont nos représentat ions des choses
e t  s 'accorden t  avec  e l les  par  leu r  p ropr jé té  essen t je l l e ,  qu i  es t
de  sa t i s fa i re  à  la  cond i t i on  susd i te ;  ma is  e l les  n 'on t  beso in
pour rempl i r  leur tâche d'aucune autre espèce de conformité avec
les  choses .  De fa i t ,  nous  ignorons  s i  nos  représenta t ions  on t
quoi  que ce soi t  de conmun avec les choses en dehors de cette re-
la t ion  fondamenta le ,  e t  nous .n tavons  aucun moyen de  le  savo i r " .

Cet te  c i ta t ion  es t  su iv ie  auss i tô t  du  commenta i re  su ivant  :

"0n  vo i t  que He ' in r ich  Her tz  s 'appu ie  sur  une théor ie  de  la  conna is -
sance dans  les  sc iences  de  la  na ture  -  ce t te  théor ie  des  "s ignes"
dont nous devons les prem' iers développements à I 'espr i t  pénétrant
de  He lmho l tz  -  qu i  par le  encore  le  langage de  la  théor ie  du  re f ' le t ;
ma is  1e  concept  même d ' image a  sub i  une t rans format ion  in te rne .
En  e f fe t ,  l à  où  I ' on  ex jgea i t  de  que lque  man iè re  qu ' i l  y  a i t  s im i -
l i t ude  de  con tenu  en t re  l ' image  e t  l a  chose ,  appara i t  I ' express ion
hautement comp' lexe d 'une relat ion 1og' ique posée coff ine condi t ion
in te l lec tue l le  généra1e ,  à  laque l le  devron t  sa t i s fa i re  tous  les
grands  concepts  de  la  conna issance phys ique, ' .  I

Nous  ass is tons  là  encore  à  l ' i so la t ion  de  I 'o rd re  symbol ique qu i  t rans l$ i
en  I 'o rd re  du  tex te  nous  para î t  ê t re  le  p r inc ipe  s t ruc tu ran t  c le  la ' langue,
qu i ,  pa r  symb iose  avec  l ' o rd re  du  monde qu te l le  évoque ,  en  fa i t  l e  l i eu
de la  t ranscr ip t ion  e t  de  l 'é labora t ion  de  tou te  conna issance.

I .  I  r .7 .  CONSIDERATI0NS SEMT0TTQUES.

Toute notre analyse tourne autour de la not ion de symbole et  i l  nous
faut dire rapidement en quel  sens nous entendons ce terme. La quest ion de
la  symbol isa t ion  es t  cen t ra le  e t  nous  souscr ivons  en t iè rement  au  cons ta t
de  G.  Grec iano (1983,  543)  :
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La conna issance ' imp l ique 1a  symbol isa t ion  car  l ' homme perço i t
1es objets en leur donnant un sens, i l  agi t  en pensée et  en
imag ina t ion .

Le  symbole  es t  en  que lque sor te  le  jo in t  en t re  l ' ac t i v i té  déduc t ive  e t

l 'ac t i v i té  jn tu i t i ve .  Not re  p ropre  concept ion  décou le  de  no t re  vo lon té

de subordonner  tou te  ana lyse  de  l 'ac t ' i v i té  symbol ique,  à  l ' é tude des

deux ordres  que 1e  symbole  engage, ' i so lés  p réa lab lement .  Ce la  nous  con-

du i t  à  jns is te r  sur  ce  que nous  appe lons  la  fonc t ion  "combina to i re"  du

symbole que nous opposons à sa fonct ion représentat jve.  Cette fonct jon

combina to i re  ' indu i t ,  pensons-nous  le  carac tère  arb i t ra i re  du  symbole .

Pour  reprendre  la  te rmino log ie  de  Ch.S.  Pe i rce  (1978)  le  carac tère

"symbof  ique"  du  s igne do i t  ê t re  d ' i s t ingué de  ses  carac tère  ' l j nd ic ie ls "

e t  " i con iques" .  C 'es t  ce t te  face  "symbol ique"  du  symbole ,  pour  respec-

te r  la  qua l j f j ca t ion  donnée par  Ch.S.  Pe i rce ,  qu i  cor respond à  ses  fa -

cu l tés  combjna to i res .  Nous pensons que c 'es t  dans  la  mesure  où  1e  sym-

bo le  possède  ce t te  " face"  par t i cu l iè re  qu ' i1  es t  opéra to i re .  L 'exerc ice

de la  pensée procède par  combina ison,  pâF ca lcu l ,  où  seu le  la  " face"
symbol ique du  symbole  jn te rv jen t .  L 'ac t i v i té  mathémat ique en  es t  un  bon

exemple .  C 'es t  d i re  que ce  que nous  appe lons  la  fonc t ion  combina to i re  du

symbole  fa i t  beaucoup p lus  "qu ' in f luencer  le  ra ' i sonnement "  pour  repren-

dre  la  fo rmule  de  G.  Grec iano (1983,  547) .  Tout  ra isonnement ,  déduc t i f

s 'en tend,  es t  une combjna to ' i re  qu i  opère  sur  des  ob je ts  par t i cu l ie rs  qu i

do ivent  ê t re  adaptés  à  son exerc ice .  Nous d j rons  que le  symbole  a  une

face  " fo rme l le "  e t  une  face  " rée l le " .  Lo rsqu ' i I  y  a  ca lcu l  symbo l ique ,

c 'es t  la  face  " fo rmel le "  qu i  es t  engagée;  lo rsqu ' i l  y  a  représenta t jon

symnbo l ique ,  c 'es t  l a  face  " rée l le " .  La  na tu re  de  la  face  fo rme l le  es t

b ien  iden t i f i ée  par  E .  Cass i re r  ( tex tes  c i tés  p lus  hau t )  ma is  cu r ieuse-

ment  ce t te  ident i f i ca t ion  n 'es t  pas  ensu i te  assumée,  du  mojns  c royons-

nous .  L 'ana lyse  sur  ce  po in t  de  la  pensée de  E.  Cass i re r  par  G.  Grec iano

(1983,  p .556 e t  sq . )  nous  semble  t rès  révé la t r i ce :  i ' l  y  a  conrne une a t -

t rac t ion  inexorab le  de  la  d imens ion  que nous  appe lons  " rée l le "  du  symbole

qu i  t rès  v i te  occu l te rce  que la  découver te  de  sa  d imens ion  " fo rmel le "
pour ra i t  avo i r  de  fécond.  Peut -ê t re  es t -ce  dÛ au fa i t  que l 'au teur  en ten-

da i t  subordonner  l ' ac t i v i té  l i ngu is t ique  à  sa  théor ie  ph i losoph ique ,  où

el le apparaî t  comme une modal i té parmi d 'autres de la représentat ion sym-

bo l ique ,  a lo rs  que  c 'es t  sans  dou te  l ' o rdonnancement  inverse  qu ' i l  f au -

drai t  ef fectuer ?
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Af jn  d 'év j te r  tou t  ma len tendu ,  sou l ignons  que  nous  ne  vou lons  abso-
lument  pas  n ie r  la  d jmens ion  que  nous  avons  appe lée , , rée l le , ,du  symbo le .
Rappe lons  que le  symbole ,  par  ses  deux  " faces"  es t  à  1a  jo in tu re  du
" fo rmel "  e t  du  " rée l " .  Nous avons  vou lu  seu lement  en  que lques  sor te  réé-
qu i l i b re r  la  concep t ion  qu 'on  se  fa j t  hab i tue l lement  de  sa  na tu re ,  pu is -
que  c 'es t ,  nous  semble - t - i l ,  seu lement  s i  l es  deux  d imens jons  du  symbo le
sont  b ' ien  repérées  indépendamment  l ' une  de  l ,au t re  qu ,on  pour ra  peut  ê t re
a lo rs  commencer  à  comprendre  sa  na ture  6 .1 [o in t f len t re  l ,ac t i v i té  déduc-
t i ve  e t  l ' ac t i v i té  in tu i t i ve .

I l  es t  t rès  d j f f i c j l e  de  donner  une  dé f in i t i on  d 'un  te l  ob je t ,  e t  pour
not re  par t  nous  ne  nous  sentons  pas  encore  prê t  pour  1e  fa j re .  Nous nous
conten terons  jc i  de  proposer  un  schéma qu i  résume les  observa t ions  que
nous venons de  fa i re  :

Point de vue rfformelrr sur
1e symbole : Le symbole
est urre opérande de la
combinatoire logique.
(Caractère opératoire de
lract iv i té symbol ique) .

Point de vue rrréelfr sur
le synbole : Le synbole
représente un objet.
(Caractère effieace de
lractivité synbolique) .I

orner r face f l l -er t  r r faee réeI le t l

Dans  les  ana lyses  qu i  su jv ron t  nous ' ins is te rons  sur  la  d imens ion  fo rme l le
du symbole  dont  nous  pensons qu 'e l le  do j t  ê t re  davantage exp lo i tée .  D 'un
po in t  de  vue  " rée l "  on  peu t  souscr j re  à  la  dé f jn i t j on  de  G.  Grec jano
(op .c i t .542) :

Le  symbole  ser t  de  marquant  l ingu is t ique à  ce t te  représenta t jon
menta le ,  à  ce t te  in te l  l ' i gence ' imag ina t ive ,  qu i  fo rmâ le  contenu
concre t  d 'un  ac te  de  pensée.

Dans ce t te  dé f in i t ion ,  1a  face  fo rmel le  t ranspara î t  dans  le  te rme marqua-
gê,  e t  nous  y  voyons  la  p reuve de  I ' i nséparab i l i té  des  deux  faces .  un
po in t  de  vue " fo rmel "  déve loppera i t  ce t  aspec t  de ' ,marque, 'de  façon à  y
vo i r  non pas  une t ranscr ip t ion  ponc tue l le  ma is  la  par t i c ipa t ion  à  un
ordre  dont  les  ob je ts  sont  de  te l les  marques  rég lées ,  où  e l les  sont  gou-
vernées par des règ' les aprîorf  indépendantes de cel les qui  ordonnent
éven tue l lement  l ' o rd re  rée l .  S ' i l  f a l l a i t  sépare r  to ta lement  les  deux
ordres  on  pour ra i t  d i re  qu ' i l  y  a  du  cô té  fo rmel  le  monde de  la  pensée
déduct ive  e t  du  cô té  rée l  le  monde de  la  pensée jn tu j t i ve .  Ev idenment  ce
sera i t  innacceptab le  d 'e f fec tuer  une te l le  dychotomie  :  I ' ex is tence même
du symbole prouve que ces deux mondes sont inséparables.
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0n peut  ten ter  d 'u t i l i se r  ce t te  ana lyse  a f jn  de  donner  une dé f in i t ' i on

de la  langue qu i  so i t  p lu tô t  de  type  " fo rmel " .  De ce  po in t  de  vue e l le
peut être conçue conme un système formel réglé,  autonome et auto-réf lexi f .

En acceptant son analyse en termes de système formel, ' le système qui  est

le  s ien  es t  en  e f fe t  ré91é :  des  règ1es  gouvernent  de  man ière  s t r i c te  une

combinato i re  de  symbo ' les  (env isagés  du  po in t  de  vue fo rmel ) .  I l  es t  au to-
nome dans  la  mesure  où  ces  règ1es  sont  indépendantes  du  monde de  I 'ac t i v j -

té  in tu i t i ve .  I l  es t  au to - ré f lex i f  ca r ,  pa r  1e  jeu  symbo l ique  1u i -même,  i l
peu t  symbol iser  1es  symboles  eux-mêmes qu ' i l  met  en  oeuvre  en  les  cons idé-

ran t  comme des  ob je ts  " rée ls "  parmi  d 'au t res .  Ce genre  d 'ana lyse  devra i t
permettre de rendre compte des capaci tés de codage de la langue (système

formel )  qu i  son t  opéra to i res  ( règ les  fo rmel les) ,  t ranscendantes  ( indépen-

dance  v is  à  v ' i s  de  la  pensée  ' i n tu j t i ve ) ,  e f f  i caces  ( jnséparab i l i t é  de  la
pensée  in tu j t i ve  par  le  b ia is  du  symbo le )  e t  un ive rse l les  (p r i se  en  charge

de tout monde perçu jntuj t ivement,  y compris le système lu i -même par auto-

ré f lex jv i té ) .

I . I I .B .  LES TROIS PROPRiETES ESSENTIELLES DU "TEXTE' "

La  ques t ion  que nous  venons d 'évoquer  dépasse de  beaucoup le  cadre

de no t re  p ropos ,  s i  ce  n 'es t  ce lu i  de  la  l jngu is t ique conçue cor f fne  d isc i -

p f ine  sc jen t j f i que .  En  fa i t  ce t  excursus  n 'ava j t  pour  bu t  que  de  jus t i -

f ie r  au tan t  que poss ib le  les  observa t jons  que nous  a l lons  fo rmuler  à  p ro-

pos  de  ce  que nous  appe lons  le  " tex te" .  Nous cons idérerons  querdans  son

rappor t  à  ce  que nous  appe lons  le  "monde" ,  1e  " tex te"  possède les  t ro ' i s
propr ié tés  su ivantes ,  Qu i  son t  man i fes tes  dès  qu 'on  admet  1a  prob lémat i -

que proposée c i -dessus .

La  première  propr ié té  es t  le  fa i t  que le  tex te  so j t  au tonome.  Nous

avons pr is  1e  temps de  préc iser  en  que ' l  sens  nous  en tend ions  ce la .  Lors -
que nous  fe rons  ré fé rence à  l 'au tonomie 'du  tex te  ce  sera  tou jours  pour

ins is te r  sur  l ' aspec t  fo rmel  du  langage qu i  en  fa i t  un  sys tème rég i  par

des règles qui  dojvent être reconnues cornme ' indépendantes des problèmes

d '  in te rpré ta t ion  des  phrases .

La  seconde propr ié té  es t  le  fa i t  que le  tex te ,  qu i  es t  au tonome,

adhère néanmoins au monde. Même dans le cas où les règles fonct ionnent

indépendamment  v js  à  v is  de  la  cor rec t ion  d 'une in te rpré ta t ion  monda ine ,

le  tex te  appe l le  tou jours  une in te rpré ta t jon ,  au  po in t  de  générer ,  s i .

beso in  es t  que lque monde imag ina i re .  Cet te  p ropr ié té  d 'adhérence du  tex te
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au monde reprend ce l le  que nous  avons  esqu issée dans  1e  chap i t re  p récé-
den t  en  par lan t  d ' i nser t ion  de  1a  langue  dans  la  réa l i té ,  e t  l a  p réc ise .
Lorsque nous ferons référence à I 'adhérence du texte au monde ce sera
tou jours  pour  s ign i f ie r  la  non-séparab i l i té  dans  une phrase du  tex te ,
nonobstan t  son  carac tère  au tonomen de 

' l ' évocat ion  
monda ine  qu ' i l  t rans-

cr i t , .

La  t ro js ième propr ié té  es t  le  fa i t  que le  tex te ,  qu i  es t  au tonome e t
qu i  adhère  au  monde,  es t ,  cornme tou te  réa l i té ,  dans  le  monde i l  es t  in -
tégré au monde. Une phrase présentée, même appréhendée dans le seul  or-
dre du texte,  est  toujours un phénomène qui  appart ient  à l 'ordre du monde.
Ce la  a  au  moins  deux  e f fe ts .  Premjèrement  une énonc ia t ion ,  que l le  qu 'e l le
so i t ,  cons t i tue  un  évènemement  monda in  pu isqu 'e1 le  es t  insérée  dans  une
cer ta ine  réa l i té  :  I ' i n t roduc t jon  e f fec t i ve  d 'une  phrase  mod i f ie  le  monde.
Deux ièmement  1a  langue qu i  t ranscr i t  le  monde peut  t ranscr i re  sa  propre
na tu re  tex tue l le  qu i  re lève  d 'une  réa l i té ,  qu i  s i  e l l e  n 'es t  pas  la  réa-
r i [30#J' înr ." l t?8i f i { t l ,ordre du monde. Lorsque nous nous référerons à ]a
présence du  tex te  dans  le  monde ce  sera  tou jours  pour  sou l igner  le  fa i t
que ' le  monde eng lobe  le  tex te  des  phrases  énoncées  pu isqu 'e l les  auss j
son t  par t ie  p renan te  de  la  réa l i té  qu i  éve i l l e  l ,en tendement .

Dans 1e  chap ' i t re  su jvant  nous  a l lons  déve lopper  e t  p réc iser  ces  t ro is
propr ié tés .  Dans la  mesure  où  e l les  cherchent  à  rendre  compte  des  rappor ts
du " tex te"  e t  du  "monde" ,  on  pour ra i t  ê t re  ten té  d ,y  vo i r  une ébauche de
théor ie  de  la  ré fé rence .  I l  ne  s 'ag i t  pas  du  tou t  de  ce la .  Tou t  au  p lus
i1  n ' y  a  i c i  qu 'une  ré f lex ion  sur  1 'ap t i tude  qu ,on t  les  symbo les  à  ré fé -
re r .

I . I I I .  CHAPITRE SIX ,  NATURE DES CORRESPONDANCES ENTRE LES
DEUX ORDRES DE L ,RI , IRLYSC SYMBOLIOUE

I . I I I .O .  NOTION DE ' 'CORRESPONDANCE" .

Dans ce  chap ' i t re  nous  a l lons  déve lopper  les  idées  qu i  son t  au  pr in -
c ipe  de  no t re  t rava i l .  Nous  avons  vu  que les  dé terminants  dans  la  mesure
où  i l s  marquen t  la  m ise  en  phrase  par t i c ipen t ,  à  leu r  man iè re ,  à  l ,é la -
bora t ion  en  phrase d 'un  assemblage de  mots .  ce t te  phrase,  à  la  d i f fé ren-
ce des assemblages qu'on peut syntaxiquement considérer corme des cons-
t j tuan ts ,  engage auss i  b ien  l ,o rdre  du  monde
prenant  i c i  la  te rmjno log ie  in t rodu i te  dans

que l 'o rd re  du  tex te ,  en  re -
le  chap i t re  p récédent .
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Cres t  d i re  qu 'e l le  assoc ie  d 'une  man iè re  ou  d 'une  au t re  ces  deux  o rd res
et  nous  vou lons  main tenant  examiner  que l les  p rocédures  sont  u t i l i sées  dans
cet te  assoc ia t ion .

Comme nous nous intéressons spécialement aux détermjnants nous al lons
res t re indre  no t re  a t ten t ion  à  l 'assoc ia t ion  qu i  se  réa l i se  dans  une phrase
ent re  l ' é lément  tex tue l  qu 'es t  un  dé terminé,  c ,es t  à  d i re  le  subs tan t j f
préf ixé par un déterminant ,  appartenant à une phrase où la déterminat jon

concerne.  ce  mot ,  e t  l ' é lément  monda in  qu ,es t  l ,ob je t  rée l  dés igné.
I l  va  fa l lo i r  nous  in te r roger  sur  la  na ture  de  ce  genre  de  cor respondance
ponc tue ' l l e  en t re  les  deux  o rd res .  I l  s 'ag i t  d 'une  mise  en  re la t ion  b iun i -
voque entre le texte et  le monde dont les termes seront appelés respec-

t ivement élément textuel  et  é lément mondain, ;  : .
Avant d 'approfondirr  cela notons tout de sui te que les termes de Ia cor-

respondance peuvent  recouvr i r  p ra t iquement  une express ion  au  s ingu l ie r  ou
une express ion  au  p lu r ie l .  Ce la  es t  second par  rappor t  à  la  cor respondance
e t  rev ien t  à  fa i re  in te rven i r ,  en  sus ,  des  ind ica t ions  quan t i ta t i ves  rud i -
menta i res .  Exp l i c i tons  ce la  en  dé ta i1  pour  ne  p lus  y  reven i r  pa r  la  su i te .

L 'é lément mondain,  toujours unique en temps que terme de ra correspon-
dance peut  ê t re  tou t  auss j  b jen  un  ob je t  s ingu l ie r  du  monde qu ,une co l lec ,
t j on  d 'ob je ts  s ingu l ie rs  :  ce  qu i  impor te  dans  ce  cas  c ,es t  que  la  co l lec -
t ion  es t ,  e11e ,  un ique .  par  exemple ,  en  an t i c ipan t  su r  les  exp l i ca t ions
qu i  von t  su iv re  dans  1es  par t ies  u l té r ieures ,  cons idérons  1es  phrases  su j -
vantes :

(31)  Un homme v jen t  d 'a r r i ver
(32) Des Ïonrnres v jennent d,arr iver

Dans les  cor respondances  d 'un  cer ta in  typer  guÊ nous  dé f in i rons  par  la
su i te ,  en t re  tex te  e t  monde assoc iés  aux  groupes nominaux  sou l ignés ,  Çu i
cons t i tuent  leur  é lément  tex tue l ,  les  é léments  monda ins  un . iques  sont  res-
pec t ivement  un  homme vér i tab le ,  p r is  dans  sa  réa l i té ,  e t  un  groupe de  te rs
hommes.

A ins i  la  cor respondance possède tou jours  un  é lément  monda in  un ique,
même dans  le  cas  où  ce t  é lément  es t  en  fa i t  une mu] t ip l i c i té .

Ce  qu ' i l  f au t  re ten i r  pour  l ' i ns tan t  de  cec i  c 'es t  l a  règ le  t rès  s imp le
su ivante .  Lorsque 1e  coup le  dé terminant -dé terminé es t  au  s ingu l ie r ,  l ,é lé -
ment mondain correspondant à cet  é lément textuel  est  une uni té.  Lorsque le
coup le  dé terminant -dé terminé es t  au  p lu r ie l ,  l ' é lément  monda in  cor respon-
dan t  à  ce t  é lément  tex tue l  es t  une  mu l t ip l i c i té  sa is ie  dans  l ,un i té  de  sa
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to ta l i té .0n  peu t  appe le r  ce t te  règ le  " la  règ1e  d ,un ic i té  de  l ,é lément
mondai n "  .

Notons-en un ef fet  important sur lequel  nous reviendrons plus tard.
Dans  le  cas  p lu r ' i e l ,  l a  mu l t ip l i c i té  es t  sa is je  comme un  tou t ,  on  d i ra
qu ' i l  y  a  "g loba l j té " ,  e t  e l l e  es t  sa is ie  en  en t ie r ,  on  d i ra  qu ' i l  y  a
"p ]én i tude" .0n  peu t  a lo rs  p réc ise r  la  règ le  c i -dessus  en  d isan t  que
l 'é lément  tex tue l  es t  a lo rs  une  mu l t ip l i c i té  g roba le  e t  p le ine .

Tou t  cec i ,  Qu i  es t  s imp ' le  e t  na tu re l ,  exp l ique  à  un  n iveau  t rès  é lé -
menta i re  b ien  des  phénomènes qu i  son t  hab i tue l lement  examinés  au  f i l  des
théor ies  lo rsqu 'on  t ra i te  le  cas  s ingu l ie r  e t  l e  cas  p lu r ie l .  En  par t i -
cu l ie r  l ' observa t jon  de  l ' ana log ie  en t re  1a  g loba l i té  p le ine  dans  le  cas
p lu r ie l  e t  l ' un ic i té  dans  le  cas  s ingu l ie r ,  qu i  pe rmet  de  donner  un ' t ra i -
tement  un i f i é  des  s ing le tons  e t  des  co l lec t jons  sa is ies  g loba lement ,
dér i ve  i c i  imméd ia tement  de  I ' un ic i té  de  l ' é lément  tex tue l .

ce t te  façon d ' in t rodu j re  ce la ,  avant  tou te  é tude pra t ique,  permet  de
d is t inguer  le  n iveau de  la  cor respondance qu i  p récède le  n jveau de  la
quant i f i ca t ion  e t  une cer ta ine  c la r i f i ca t ion  en  décou le  conme nous  le
ver rons  p lus  ta rd .

I .  I  I  I .1 .  NOTI0N Dt  "PRECONTACT, ,  e t  NOTI0N DE , ,C0NTACT, , .

I l  nous  fau t  ma in tenant  p réc iser  la  no t ' ion  de  cor respondance que
nous venons d ' in t rodu i re .  Nous appe l le rons  PREC0NTACT une cor respondance,
donc  une mise  en  re la t ion  b jun ivoque en t re  un  un ique é lément  tex tue l  e t
un  un ique é lément  monda in  jn té ressant  un  nom.  I l  fau t  no ter  que la  no t ion
e l le -même peut  ê t re  u t j l i sée  pour  repérer  dans  le  monde un  cer ta in  é lé -
ment  qu i  sera  l 'é lément  monda in  du  précontac t .  Préc jsons  ce la  sur  I 'ex -
emp le  qu i  su ' i t :

(33)  Un ch ien  cour t

une  fo js  l ' é lément  tex tue l  ch ien  i so lé ,  re  fa i t  qu , i l  appara isse
dans une phrase appe l ' le ,  en  ver tu  de  la  p ropr ié té  d 'adhérence du  tex te  au
monde que nous avons relevée au chapi t re précédent,  un monde, réel  ou ima-
g ina i re  peu impor te ,  où  un  ob je t  rée l  se  t rouve e t  cons t i tue  l 'é lément
mondain de la correspondance. C'est  le fa j t  que le texte adhère au monde
dans toute phrase qui  grrn force en quelque sorte I 'existence de l 'é lément
mondain.  Autrement di t  la not ion de précontact  permet à un élément tex-
tue l ,  qu i  f igure  dans  une phrase,  de  susc i te r  son  ré fé ren t .
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Evidemment  dans  ce  cas  on  n 'a  aucune jn fo rmat ion ,  au t re  que ce l le  qu i
es t  fourn ie  par  l ' é tab l i ssement  du  précontac t ,  sur  l ' é lément  monda in  a in -
s j  dés igné .

Ce la  nous  amène à  in t rodu i re  une nouve l le  no t ion .0n  appe l le ra  CONTACT
une correspondance où l 'é lément mondajn est  repérable indépendarnnent du
fa i t  qu ' j l  es t  en  cor respondance avec  l 'é lément  tex tue l .  Ce la  cor respon-
dra  à  des  s i tua t ions  où  l 'é lément  monda in  es t  connu par  a i l leurs ,  que son
ex is tence so i t  pa ten te  ou  qu 'on  v jenne d ,en  par ' le r ,  par  exemple .  Donnons
des exemples de contact  :

(3+)  le  ch ien  cour t
(gS)  j ÏF  uu  un  ch ien .  Ce ch ien  coura i t .

Dans 1a  prem' iè re  phrase i ' l  y  a  p résuppos i t jon ,  na ture l le  ou  fo rcée,  de
I 'ex js tence  d 'un  ch ien  p réc is .  L 'é lément  monda in  qu i  co r respond  à  l ' é lé -
ment  tex tue l  sou l igné es t  repérab le  indépendamment  de  l 'é tab l i ssement  de
la  cor respondance.  Dans la  seconde phrase l 'é lément  monda in  qu i  cor res-
pond à  l ré lément  tex tue l  sou l igné es t  repéré  préa lab lement  dans  la  phrase
qu i  p récède e t  ce la  es t  tou t  au tan t  indépendant  de  l 'é tab l i ssement  de  la
cor respondance v isée .

Nous avons  dû ,  pour  exempl i f ie r  la  no t ion  de  contac t ,  an t ic iper  un  peu
sur  les  g randes ' l ignes  de  no t re  ana lyse  des  dé termjnants  e t  nous  rev ien-
drons  év idemment  sur  ce  genre  d 'exemples .  Cec i  d i t  j l  fau t  jns is te r  sur  le
fa i t  que ces  exemples ,  qu i  on t  é té  in t rodu ' i t s  pour  a ider  à  la  bonne com-
préhens ion  de  la  no t ion  de  contac t ,  ne  sont  pas  nécessa i res  à  sa  bonne dé-
f in i t i on .

Notons que 1a not ion de contact  peut être considérée comme en rapport
avec  les  ressor ts  p ro fonds  de  la  no t ion  d 'anaphore ,  s i  on  accepte  d 'y  vo i r
un  mécan isme qu i  rapproche deux  ré fé rences  :  ce l le  où  i l  y  a  repr . i se  e t
ce l le  qu i  y  es t  ra t tachée  d rune  man iè re  ou  d 'une  au t re .  I l  se ra i t  peu t -
ê t re  in té ressant  de  dégager  i c i  une sor te  d 'anaphore  pr im i t i ve  mais  nous
ne le  fe rons  pas  pour  ne  pas  t rop  nous  é lo igner  de  no t re  su je t .  ce  que
nous  re t iendrons  c 'es t  que ' la  no t ion  de  con tac t  fa j t  appe l  à  la  t ro i s jème
propr ié té  du  tex te  que nous  avons  ind iquée à  la  f in  du  chap i t re  p récédent .
E l le  u t i l i se  en  e f fe t  comme ind ica t ion  monda ine ,  ce l le  don t  l , i ndépendance
v is  à  v is  de  la  cor respondance permet  de  la  qua l i f ie r  de  contac t ,  une in -
format ion donnée par le texte,  et  ce expl ic i tement dans le cas de la re-
pr ise  anaphor ique i l lus t rée  par  l ' exemp' re  ( l s )  ou  imp ' l i c i tement ,  dans  le
cas  de ' l ' exemple  (3 t ) .  L ' i nser t ion  du  tex te  dans  le  monde es t  j c i  néces-
sa i re  à  I ' u t i l i sa t ion  d ,une  te l le  ind ica t ion .



_ 5 t -

I .  I I I .2 .  NOTION' 'D 'ADHERENCI ' ' .

Pour  b jen  d is t inguer  les  deux  façons  qu 'a  le  tex te  d 'évoquer  une
cer ta ine  réa l i té  se lon  qu ' i l  y  a  p récontac t  ou  contac t ,  nous  in t rodu i -
rons deux not ions

Nous appe l le rons  ADHERENCE L IBRE 1e rappor t  é tab l i  en t re  le  tex te  e t
le  monde quand i ' l  y  a  p récontac t .  Dans ce  cas  l 'é lément  monda jn  de  la  cor -
respondance n 'es t  repérab le  dans  le  monde qu 'en  fonc t ion  de  1a  cor respon-
dance el  le-même.

Nous appe l le rons  ADHTRENCE L IEE le  rappor t  é tab l j  en t re  le  tex te  e t  le
monde quand i l  y  a  contac t .  Dans ce  cas  l 'é lément  monda in  de  la  cor res-
pondance, Qui reste évidenrment repérable en fonct jon de la correspondance
e l le  même,  es t  repérab1e d 'une man ière  indépendante .  Notons  que ce t  au t re
repérage peut être expr imé dans le texte.

I . I I I .3 .  RETOUR SUR LA NOTION DE "CORRESPONDANCE".

Avant  d 'a l1er  p lus  lo in  p renons le  temps de  résumer  ce  début  de  cha-
p i t re .  Nous avons  in t rodu i t  la  no t jon  de  cor respondance que nous  avons  en-
su i te  u t i l j sée  de  façon asymét r ique.  Nous avons  cons jdéré  comme é lément
pr im i t i f  l ' é lément  tex tue l ,  ce  qu i  nous  permet  de  sa is i r  de  façon concrè te
la  cor respondance,  en  ver tu  de  I 'au tonomje ,  p remière  propr ié té  du  tex te .
Cette façon de procéder nous a conduj t  à la not ion de précontact ,  où nous
avons sou l igné 1a  mise  en  jeu  d 'une ré fé renc ia t ion  au tomat jque en  ver tu  de
I 'adhérence ic i  l i b re  du  monde,  deux ième propr ié té  du  tex te .  Le  fa i t  qu , i l
y  a i t  inser t jon  dans  1e  monde,  t ro is ' ième propr ié té  du  tex te ,  nous  amène à
concevo i r  un  type  p ' lus  é laboré  de  cor respondance,  où  i l  y  a  repérage ' indé-
pendant  de  l 'é lément  monda jn ,  e t  que nous  avons  appe lé  contac t .

0n  peut  env isager  dès  main tenant  que la  no t ion  de  contac t  pour ra  se  d i f -
férencier de maintes façons en observant les diverses manières permettant ,

d 'assurer ' le  repérage i tépendant  de  l 'é lément  monda jn .  D isons  tou t  de  su i te ,
en  an t ic ' ipan t  sur  les  par t ' ies  su ivantes  qu 'un  c l ' i vage ' impor tan t  peut  ê t re
déf in i  a pr iovi .  En ef fet  soi t  ce repérage est  donné conrne immédiat ,  soi t
j l  u t i l i se  des  méd ia t ions  qu j  la issent  des  t races  dans  le  tex te .  Aut rement
di t  dans le premier cas le monde, indépendamrnent du texte,  suf f i t  à assu-
rer ce repérage, tandis que dans le second les médiat ions nécessaires à ce
repérage engagent le texte où l 'on peut retrouver concrètement les mots qui
]es marquent.  Nous par lerons de contact  inmédiat  et  de contact  médiat .



-56-

voic i  des exemples respect i fs de ces deux types de correspondance :
(s+)  le  ch ien  cour t
(gg)  mon ch ien  cour t .

Dans le second exemple le repérage indépendant de l 'é lément mondain est
assuré ,  en t re  au t res  façons  mais  ce l le  qu i  nous  in té resse appara î t  con-
c rè tement ,  pôF une dés ' ignat ion  possess ive  qu i  appar t ien t  i c j  au  tex te .
Alors que dans 1e premier exemple le repérage est  présenté,  à tor t  ou à
ra ison,  comme a l lan t  de  so i .

I . I I I .4 .  "CORRESP0NDANCE" ,  "ADHERENCE, '  e t , 'REFERENCE, , .

Les  f ron t iè res  en t re  les  no t ions  de  "cor respondance" ,  "d ,adhérence, '
et  de "référence" doivent être t racées avec précis jon.  Une observat ion su-
per f i c ie l le  pour ra i t  en  e f fe t  fa i re  c ro i re  que les  t ro is  concepts  se  re -
couvrent  p ' lus  ou  moins .  Nous reprendrons  dans  G.  K le iber  (1981,  11)  la
t r ip le  p résenta t ion  de  la  no t ion  de  ré fé rence su ivante .

A .

B .

La  ré fé rence es t  la  fonc t ion  par  laquere  un  s igne l ingu is -
t ique  renvo ie  à  un  ob je t  du  monde ex t ra - l ingu is l ique ,  iée l
ou  imag ' ina i re .  ( J .  Dubo is  e t  a l  i i  -  1972 ,  p .  + t+1 .
Par référence on entend généralement ra fonct ion référen-
t ie l l e  du  message  qu i  pe rmet  à  un  s igne  f ingu is t ique  de  dé-
-s igner  des  ê t res  e t  des_gb je ts  de  l 'un ivers -ex t ra - ' l i ngu is -
t i que .  (8 .  Po t t ie r  e t  a t i i - -  1923 ,  p .  439) .
La  communica t ion  l ingu is t ique ayant  souvent  pour  ob je t  1a
réa l i té  ex t ra - l ingu ' i s t ique ,  les  lec teurs  do ivent  poùvo i r
dés igner  1es  ob je ts  qu i  l a  cons t i tuen t ;  c 'es t  l a  ionc t ion
référent ie l le du langage (0.  Ducrot  et  T.Toporav '+7z p3tr)

C .

Ces t ro is  dé f in i t ions  sont  fonc t ionne l les .  La  ré fé rence es t  une fonc t ion .
Cet te  observa t ion  tou te  s imp le  va  nous  permet t re  d 'e f fec tuer  la  c la r i f i -
ca t ion  annoncée.  La  no t ion  de  "cor respondance"  nous  ser t  à  décr j re  le
résu l ta t  p rodu i t  par  la  mise  en  oeuvre  de  la  " ré fé rence ' , .  Quand i l  y  a
t t référence" on observe une "correspondancetf .  Cette "correspondance' ,
n 'es t  pas  la  " ré fé rence"  pu ' i sque ce l  le -c i  es t  une fonc t ion .  0n  pourya i t
d i re  que la  " ré fé rence"  es t  une "m ' ise  en  cor respondance ' , .  Les  d is t inc -
t ions que nous avons relevées dans la not jon de correspondance sont en
fa i t  des  var ia t ions  dans  la  na ture  de  la , 'm ise  en  cor respondance ' , .  0n
aura i t  pu  d i re  qu ' i l  y  ava i t  p lus ieurs  façons  de  ré fé rer .  S i  nous  ne
l tavons  pas  fa i t ,  c 'es t  qu t i l  nous  sembla i t  que  dans  ce  cas  nous  aur ions
été  insens ib lement  amené à  nous  in te r roger  sur  la  carac tér isa t ion  de
I 'objet  de la référence. Le verbe "référer"  se comprend trop faci lement
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comme "référer 'à" et  du coup on est  at t i ré vers la face réel le du symbole,
là ou i ' l  y  a object ivat ion de la référence. Tout notre ef for t  consiste au
contraire à scruter la dimension formel le,  autant indépendamment de la
d imens ion  rée l le  qu ' i1  se  peut .  C 'es t  d i re  que no t re  approche de  la  fonc-
t ion  ré fé ren t ie l le  es t  d i f fé ren te  de  ce t te  que réa l i se  G.  K le iber  (op .
c i t . ) .  En  par t i cu l ie r  quand nous  par lons  "d tadhérence"  nous  vou lons  en  fa i t
u t i l i se r  ce  te rme pour  d i f fé renc ie r ,  du  seu l  po in t  de  vue fo rmel ,  deux  mo-
des  de  " ré fé rence" .  Que l 'ob je t  de  la  ré fé rence ex is te  ou  n 'ex is te  pas ,  i l
reste que dans sa mise en oeuvre,  la référence peut être a pr ior i  de deux
types .  c res t  en  pr iv i lég ian t  1e  po in t  de  vue fo rmel  qu ,on  peut  b ien  les
d is t inguer .  Pour  par le r  corune les  mathémat ic iens  qu i  d is t inguent  l ,ensem-
b le  de  dé f in i t i on  e t  l ' ensemble  des  va leurs  d 'une  fonc t ion ,  tou t  no t re
propos  s r inscr j t  dans  une ana lyse  de  la  fonc t ion  ré fé ren t ie l le  du  po in t
de  vue de  son ensemble  de  dé f in i t ion .  C 'es t  a ins i  que nous  avons  env isagé
de manière assymétr ique la "correspondance" et  c 'est  pourquoi  nous avons
év i té  d 'u t i l i se r  le  te rme de  " ré fé rence"  qu i  met ,  pôF  1 'usage  hab i tue l
qu i  es t  en  fa i t ,  I ' accent  sur  l ' ensemble  des  va leurs  de  la  fonc t ion  ré fé -
ren t ie l l e .  De  même que  nous  avons  p r i v i rég ié  la  face ' , fo rme l1e , ,du  sym-
bo le  dans  I 'ana lyse  que nous  avons  fa i te  de  sa  na ture  e t  de  sa  fonc t ion ,
nous  avons  pr iv i lég ié  un  po : in t  de  vue,  1e  p ' lus  " fo rmel ' ,  poss ib le ,  dans
1 'ana lyse  de  la  fonc t ion  ré fé ren t ie l l e .  Ma is  ce t te  fo i s -c i  nous  é t ions
t rop  près  des  app l ica t ions  pra t iques  que nous  en tendons en  dédu j re  pour
ne pas  prendre  que ' lques  précaut ions  te rmino log iques .

I . r I I .5 .  DEUX 0BSERVATT0NS PRATIQUES.

Avant  d 'app l iquer  nos  concepts  dans  l ,ana lyse  annoncée,  i l  fau t
fa i re  encore  deux  observa t ions  a f in  d 'en  proscr i re  un  usage qu i  sera i t
abus i f .  La  première  cons is te  à  res t re indre  les  domaines  de  dé f in i t ion  e t
de  va leur  de  la  mise  en  cor respondance.  La  seconde à  en  in te rd i re  une
u t i l i sa t ion  t rop  s t r i c te .

Les correspondances ont toujours l ieu entre un texte borné, c,est  à
d i re  d 'une ex tens ion  l im i tée ,  e t  un  monde borné.  Le  tex te  es t  par  dé f i -
n i t ion  l im i té ,  c 'es t  p ra t iquement  un  f ragment  de  la ' langue na ture l le ,  e t
i l  en est  de même du monde. Si  pour re texte cela va de soi  car on tra-
va i l l e  tou jours  su r  une  quan t i té  f i n ie  d . in fo rmat ion ,  i l  n 'en  es t  pas  de
même pour  le  monde e t  i l  nous  fau t  jus t i f ie r  ce t te  l im i ta t ion .  E l le  es t
nécessa i re  à  la  réa l i sa t ion  des  contac ts .  Nous avons  d i t  que ceux-c i  re -



-58-

qu iéra jen t  pour  l ' é lément  monda in  un  repérage indépendant  du  fa i t  qu , i1
es t  te rme de la  cor respondance.  Ce repérage imp l ique qu ,on  pu isse  vér i -
f ie r  p ra t iquement  l ' ex is tence de  ce t  é lément ,  au t rement  que par  le  fa i t
qu ' i1  es t  nommé dans  la  co r respondance .0 r  une  te l le  vé r i f j ca t ion  d ' -
ex is tence nécess i te  à  son tour  un  monde de  ré fé rence qu i  so i t  borné .0n
ne peut  en  e f fe t  poser  de  man ière  concrè te  l 'ex is tence d 'un  ob je t  mon-
da in  qu 'en  respec tan t  les  règ les  de  l ' e f fec t i v i té .  S i  l , ex is tence  d ,un
ob je t  monda in  n res t  fondée en  dern iè re  ana lyse  que sur  I 'adhérence au
monde drun  tex tê ,  c 'es t  par  exemple  le  cas  quand i1  n 'y  a  qu 'adhérence
l ib re ,  on  ne  peut  1a  cons idérer  comme e f fec t i vement  vér i f iée .  I l  fau t
ê t re  capab le ,  e t  c 'es t  ce  qu i  es t  requ is  par  une adhérence l iée ,  de  vé-
r i f ie r  ce t te  ex is tence en  donnant  1a  preuve de  l 'ex is tence concrè te  de
1 'ob je t  v isé .  Cec i  nécess j te  qu 'on  se  res t re igne à  un  monde borné dont .
on  peut  énumérer  les  é léments  e t  vér i f ie r  pour  chacun d 'eux  s i  ou i  ou  non
j l s  son t  l rob je t  en  ques t ion .

Nous touchons là  au  débat  en t re  log ique c lass ique e t  log ique in tu i -
t ionn is te  e t  nous  ten tons  d 'en  rendre  compte  en  opposant  les  no t ions  de
précontact  et  de contact .

Un deux ' ième po ' in t  do i t  ê t re  ma in tenant  sou l igné.  La  présenta t ion ,  Sys-
témat ique,  des  no t ions  de  précontac t  e t  de  contac t ,  pour ra i t  fa i re  c ro i re
que  lo rsque  les  cond i t i ons  d 'é tab l j ssement  de  te l le  ou  te l le  de  ces  co r -
respondances  sont  vér i f iées ,  e l1es  se  réa l i sen t  ob l iga to i rement  sous  la
fo rme ido ine .  I l  n 'en  es t  r i en  e t  l a  langue  peu t  tou jours  donner  l ' i l l u -
s ion  d 'un  p récon tac t  l à  où  i l  y  a  poss ib i l i t é  e t  réa l i té  de  con tac t ,  e t
même donner  l ' i l l us jon  d 'un  con tac t  l à  où  i l  n ' y  a  que  p récon tac t .

I l  es t  impor tan t  de  sou l igner  ce la  main tenant  car  nous  ver rons  au  cha-
p i t re  IX  qu ' i l  y  a  là  le  champ d 'exerc ice  des  emp lo ' i s  d j t s  s ty l i s t i ques
des dé terminants .  L 'ex is tence reconnue de  règ1es permet  tou jours  un  jeu

sur  ces  règ1es ,  ce  qu i  cons t j tue  une in fo rmat ion  supp lémenta j re .
0n  ver ra  même au chap i t re  X I I  que l 'examen des  poss ib j l i tés  d 'échange

entre précontact  et  contact  permet de rendre compte d 'une manière part i -
cul ièrement élégante des emplo' is de ces déterminants un peu marginaux que
sont  les  ad jec t i f s  re la t i f s ,  in te r rogat i f s  e t  exc lamat i fs .

Nous la issons  ce la  de  co té  pour  l ' i ns tan t .  Nous ne  vou l ions  en  évoquant
ce  po in t  dès  ma in tenan t  que  s igna le r  le  danger  qu ' i1  y  aura i t  à  exp lo i te r
de  man ière  t rop  r ig ide  des  dé f in i t ions  nécessa i rement  r igoureuses .
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I . I I I .6 .  B ILAN DU CHAPITRE SIX .

Tout  ce  qu i  va  su iv re  sera  une exp lo i ta t ion  des  no t ions  que nous
venons d ' in t rodu i re .  Nous a l lons  iso le r  un  mot  idéa l ,  qu i  sera  no t re  dé-
terminant génér ique, et  nous classerons les diverses correspondances
qu ' i1  peut  marquer ,  ce  marquage d i f fé renc ié  é tan t  assuré  par  les  d i f fé -
rents déterminants.  Autrement di t ,  ce sont les var iat ions reconnues e

Prior i  de la not ion de correspondance qui  ordonneront 1 'analyse di f fé-
ren t ie l l e  que  nous  a l lons  fa i re .

L ' idée  généra le  es t  donc  t rès  s imp le .  A  par t i r  d ,un  dé terminant  gé-
nér ique,  qu i  sera  dé f in i  au  chap i t re  v I I ,  qu i  possèdera  une na ture  abs-
t ra i te ,  nous  c lasserons  ses  ava tars  concre ts  se lon  qu ' i l s  marquent  un
précontact  ou un contact ,  ce dernjer fa isant appel  ou non à te l  ou te l
type  de  méd ia t ion .  Nous ana ' l yserons  a ins i  les  a r t i c les ,  aux  chap i t res
VI I I  e t  IX ,  e t  les  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs ,  au  chap i t re  X .

Nous ver rons  ensu i te  qu ' i l  y  a  moyen d 'ana lyser  auss i  en  ces  te rmes
les  au t res  ad jec t i f s  dé termina t i f s ,  ma is  la  methode a lo rs  su iv ie  sera
moins  d i rec te .

ce  qu ' i l  fau t  re ten i r  de  ce  chap i t re ,  c 'es t  le  mouvement  du  tex te
vers  le  monde qu i  o r ien te  no t re  ana lyse .  Not re  po in t  de  dépar t  es t  la
man i fes ta t ion  concrè te ,  dans  1a  langue,  d 'un  mot  e t  nous  nous  jn te r ro -
geons  sur  la  s ign i f i ca t ion  qu ' i ' l  peu t  revë t i r .  Nous  appe l le rons
EPREUVE du tex te  ce t te  in te r rogat ion  sur  l ' é lément  tex tue l  d ,une cor -
respondance qui  peut être suspendu dans son ordre,  pu. is précontacté et
enf in contacté.  Le déroulement de l tépreuve commence au texte,  l inguis-
t ique  ob l ige ,  e t  t raverse  1a  langue en  accentuant  p rogress ivement  la
p lace  qu i  t ' i en t  l ' o rd re  du  monde.

Quand nous éprouverons un motn nous nous interrogerons, après l ,a-
vo i r  b ien  iso lé  dans  I 'o rd re  du  tex te ,  sur  son ap t i tude à  ê t re  le  te rme
drun précontac t  ou  drun  contac t .  Le  même mot ,  au  n iveau abs t ra i t  du  tex-
te ,  pouf fa  a ins i  générer  d ivers  mots  concre ts  qu i  se  subs t i tueron t  à  lu i
se lon  la  na ture  de  l 'épreuve.  une phrase ne  sera  pas  I ' i ns tance r ig ide
où se rencontreraient les deux ordres du texte et du monde, mais conîne
une instance f lexible selon des modal i tés que peut prendre cette ren-
con tre.
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Pour terminer ce chapi t re nous voulons revenir  sur ce que nous avons
appelé au chapi t re I  le retournement du problème du sens. Ayant pr is
consc ience qu 'un  appe l  au  sens  des  phrases  é ta i t  nécessa i re  pour  fa i re
avancer  l ' ana lyse  l i ngu is t ique ,  e t  ayan t  cons ta té  qu , i l  é ta j t  va in  d tes -
pérer  une so lu t ion  d i rec te  en  te rme de sémant ique fo rmel le ,  nous  avons
ent repr is  de  d iscerner  les  d i f fd ren tes  vo ies  que l ,adhérence du  tex te
au monde peut  su jv re  en  recons t ru isant  par  là  p rogress ivement  la  s ign i -
f i ca t ion  des  phrases .  p ru tô t  que de  nous  in te r roger  sur  le  sens  des
phrases '  nous  avons  cherché à  d is t jnguer  cer ta ines  qua l i tés  s t ruc tu re l les
de ce  sens .  La  no t ion  d 'épreuve qu i  su i t  la  recons t ruc t ion  du  sens  en
s i tuant  d i f fé ren tes  é tapes  e t  d i f fé ren tes  vo ies  nous  permet  en  que lque
sor te  d 'é ta lonner  le  dép lo iement  du  sens .  Cet  é ta lonnage va  se  révé le r
ê t re  su f f , i san t  pour  réa l i ser  l ,appro fond issement  d 'ana lyse  que nous  ap-
pe l ions  de  nos  voeux .



I I .  DEUXIÈME PARTIE,  ANALYSE DES ARTICLES

I I .O .  PREAMBULE

I I .O .O.  PARTICULARISATION DE L 'ARTICLE.

Toute cet te seconde part ie va être consacrée à l 'analyse des art i -
c les .  Nous  avons  dé jà  no té ,  au  chap i t re  I ,  l a  p lu . .  p r i v i l i g iée  qu ,occupe
I 'a r t i c le  parmi  les  dé te rminan ts  e t  nous  av ions  d i t  a lo rs  qu , i l  n 'en  é ta j t
pas  a ins i  seu lement  pour  des  ra isons  acc idente l les  e t  que d ,au t res ,  p ro-
fondes ,  en  é ta ien t  la  vér i tab le  cause.

Ces ra isons  fon t  qu ' i l  nous  appara i t  nécessa i re  de  consacrer  pas  moins
de  t ro is  chap i t res  à  l ' é tude  de  I ' a r t i c le .  Ce la  es t  dû  en  par t ie  au  fa i t ,
que nous entreprenons par là la première app' l icat ion de notre méthode. I l
va  nous  fa l lo i r  en  déve lopper  l ' appare i l  e t  b jen  mont rer  corynent  nous  en-
tendons u t i l i se r  les  no t ions  in t rodu i tes  dans  la  par t ie  p récédente ,  spé-
c ia lement  les  d ivers  types  de  cor respondance dé f in is  au  chap i t re  v I .

I I .O .1 .  METHODE.

Nous par t i rons  du  tex te ,  au  sens  1e  p lus  ex t rème qu,on  pu isse  donner
à ce terme'  pour suivre le déroulement naturel  de ce que nous avons appe' lé
1 'épreuve.  Aut rement  d i t ,  no t re  po in t  de  dépar t  sera  le  s igne l ingu is t ique
dans une fo rmula t ion  éventue l lement  t rès  abs t ra i te ,  avant  même qu 'en  ver tu
de la  p ropr ié té  d 'adhérence du  tex te  au  monde i l  ne  reço ive  une in te rpré-
ta t ion  monda ine .

Nous a l lons  cons t ru i re  le  dé terminant  génér ique évoqué p lus  haut  e t ,
après  en  avo i r  donné une dé f in i t ion  préc ise ,  nous  le  met t rons  à  l ,épreuve.
En su ivant  le  dérou lement  de  ce l le -c i ,  en  observant  les  d i f fé ren ts  moments
qu 'en  e l le  nous  avons  d is t ingués  nous  e f fec tuerons  une c lass i f j ca t ion  a
pr ior i  que nous comparerons à la di f férenciat ion t radi t ionnel le c les art i -
c les .

Nous ver rons  par  la  su i te ,  dans  la  t ro is ième par t ie ,  qu ,on  peut  décr i re
tou t  auss i  b ien  d 'au t res  dé terminants  que les  a r t i c les .  I l  y  a  là  une es-
qu isse  de  jus t i f i ca t ion  de  la  p lace  p r i v i l ég iée  qu ' i l s  occupen t  ca r  i l s  ap -
paraissent corûne le premier produi t  d 'une matr ice qui  les génère tous.

Cet te  p r io r i té  des  ar t i c les ,  qu i  va  jusqu 'à  in fo rmer  peu ou  prou  les  em-
p lo is  d 'au t res  dé terminants ,  es t  reconnue par  p resque tous  les  au teurs  e t
ce r ta ins  don t  J .c l .  chevar ie r  e t  a r i i  (1982 ,26s ' )  n ,hés i ten t  pas  à  in t ro -
du i re  la  no t ion  de  " fonc t ion  d ,a r t i c le , ,  pour  ana lyser  ces  emplo is .
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Cet te  no t ion  es t  t rès  dé l i ca te  à  dé f in i r  e t  requ ie r t  en  fa i t  la  cons-
t ruc t ion  dù  dé terminant  génér ique auque l  nous  avons  dé jà  fa i t  a l lus ion .
0r,  comme nous le montrerons, ce déterminant génér ique n'apparai t  pas
concrè tement  dans  la  langue.  I l  ne  peut  qu 'ê t re  in tu i t i vement  p ressen-
t i  par une analyse de surface et  cela ruine tout ef for t  de présentat ion
synthét ique des emplois des déterminants qui  sont apparentés aux art ic les.
A  moins  d 'appro fond i r  la  ré f lex ' ion  a f in  d 'en  fonder  so l idement  les  te rmes.

I I .O .2 .  PLAN DE CETTE PARTIE.

Nous  ten te rons  d 'é tab l i r  l es  bases  d 'une  te l le  ana lyse  e t  nous  a l -
lons  ten ter  d ren  i l l us t re r  1a  por tée  en  examinant ,  dans  un  premier  temps,
les  seu ls  a r t i c les .  A  cô té  d 'emp ' lo is  qu 'on  pour ra i t  qua l  i f  ie r  de  , ' régu-

1 ie rs " ,  i l  ex is te  d 'au t res  emp lo is  qu i  comp l iquen t  sé r ieusement  l ,ana lyse .
Toutes  ces  var ia t ions ,  Qu i  von t  de  l 'absence pure  e t  s imp le  d 'a r t i c le  aux
emplo is  génér iques  en  passant  par  d ivers  a r t i f i ces  cons idérés  hab i tue l le -
ment comme des ef fets de sty1e, seront mises à part  dans un premier temps.
Nous  les  qua l i f i e rons  de  "s ingu l ie rs , ' .

Lorsque nous étudierons les emplois que nous avons appe' lés régtt ie-rs,
e t  ce  sera  l 'ob je t  du  chap i t re  V I I I ,  nous  prendrons  néanmoins  la  p récau-
t ' i on  de  ne  r ien  d i re  qu i  pu jsse  ê t re  inva l idé  lo rs  de  l ' é tude  des  emp lo is
"s ingu l ie rs "  évoqués  c i -dessus .  En  par t i cu l ie r ,  l es  dé f in i t i ons  que  nous
donnerons  au  chap i t re  V I I I  ne  seron t  pas  remises  en  cause au  chap i t re  IX
quand nous  en  v iendrons  à  ce  second aspec t  de  l 'emplo i  des  ar t i c les .

Le  p lan  de  ce t te  par t ie  es t  donc  par t i cu l iè rement  na ture l .  Après  un
premier chap' i t re consacré à la construct jon et  à l 'examen du déterminant
génér ique '  nous  ana lyserons  les  emplo is  " régu1 iers"  des  ar t i c les  dans  un
second chap i t re  où  nous  donnerons  des  dé f in i t ions  préc ises ,  pu is  nous
complè terons  l 'é tude dans  un  dern ie r  chap i t re  en  examinant  les  emplo is
"s ingu l ie rs " .

I I .O .3 .  AVERTISSEMENT.

Dans tou te  ce t te  par t ie ,  comme d 'a i l leurs  dans  ce l le  qu i  la  su iv ra ,
i l  pourra apparaî t re au lecteur que l 'analyse reste sonrnaire parce que
rap ide .  Rappe lons  que no t re  ob jec t i f  es t  l ' é tab l i ssement  d 'une ana lyse ,
et  que nous ne pouvons en même temps en déployr toutes les potent ia l i -
tés .  Nous n 'e f fec tuons  en  fa i t  qu 'une première  app l ica t ion  de  no t re  mé-
thode e t  s i  nous  avons  vou lu  re lever  tous  les  po in ts  qu i  nous  para issa ien t
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i n té ressants ,  en  première  ana lyse ,  nous  n ,avons  pas  pu  les  examiner
chacun profondément,  conrne i ls  méri teraient de l 'être.

I I . I .  CHAPITRE SEPT -  PRÉSENTATION DU DÉTERMINANT eÉnÉnIoUE

I I  .  I  .0.  LA PR0BLEMATIQUE DE L ,  EX I  STENCE .

Dans l ' i n t roduc t ion  nous  avons  é laboré  une dé f in i t ion  de  la  dé ter -
mina t ion .  Suggérée par  des  cons jdéra t ion  syn tax iques ,  e l . le  es t  d 'o rdre
purement logique. Nous avons en ef fet  considéré que 1es déterminants mar-
qua ien t  une mise  en  re la t ion  préd ica t ive ,  ressor t  log ique du  phénomène de
mise  en  phrase.

Les art ic les sont des marques de cette mise en relat ion et  cet te ob-
serva t ion  tou te  s imp le  cons t i tue  le  po in t  de  dépar t  de  no t re  ana lyse .

Nous a l lons  devo i r  dépasser  ce  cons ta t ,  qu i  res te  en  fa i t  à  un  n iveau
descr ip t i f ,  pour  accéder  au  n iveau d 'une vér i tab le  exp l i ca t jon  qu i  sera
d'ordre logique. Nous procéderons par abstract ion pour concevoir  ce qui
pourra être considéré comme la forme logique profonde des déterminants.

Cette forme logique que nous pouvons appeler le déterminant génér ique
commendera  en  par t i cu l ie r  l ' emplo i  des  ar t i c les .  Ceux-c i ,  dans  leur  va-
r iété,  peuvent être décr i ts comme des var iat jons concrètes du déterminant
génér ique dont  i l s  son t  en  que lque sor te  les  p remiers  ava tars  dans  la
I  angue.

La construct ion de cette forme logique pr imor.diale c lécoule inrnédiate-
ment  d 'une ana lyse  log ique,  en  no t re  sens ,  d 'une phrase s imi te  que lcon-
que où  le  mécan isme de dé terminat ion  es t  mis  en  év idence.

Cons idérons  la  phrase  su ivan te :
(AT)  Un ch ien  abo ie .

Pour  f i xer  les  idées  cons idérons  qu 'e l le  es t  énoncée par  un  locu teur  qu i
entend un chien aboyer.

Cette phrase estrcomme toute phraseranalysable dans les deux ordres du
tex te  e t  du  monde.  En é tan t  f idè le  à  I 'o r jen ta t ion  de  ce  que nous  avons
appe lé  l 'épreuve,  à  la  f in  du  chap i t re  V I ,  nous  pouvons la  cons idérer  p r i -
mit ivement comme un assemblage symbol ique, dans l ,ordre du texte,  qui
prend sens par act ivat ion de ses interprétat ion dans l ,ordre du monde.

Nous observons alors que toute interprétat ion mondaine engage la ques-
t ion  de  l rex is tence en  un  sens  t rès  générar .  I l  ne  s ,ag i t  pas  en  fa i t  de
savoir  ce qui  existe exactement et  dans que' l  monde doué ou non de réal i -
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té ,  ma is  de  savo i r  s i  une s i tua t ion ,  où  ce  tex te  es t  éprouvé,  ex is te .
ce t te  s i tua t ion  d 'o rdre  monda in  es t  nécessa i re  pour  qu , i l  y  a i t  s ign i -
f i ca t ion  e t  f i na lement  pour  qu , i l  y  a i t  ph rase .

Ctes t  dans  un  second  temps  que  t ' ex is tence  d 'une  te l le  s i tua t ion  in -
du i t  en  par t i cu l ie r  ce l le  du  su je t  de  la  re la t ion  préd ica t r iue  qu i  y  es t
in te rpré tée .  En fa i t  les  d i f fé ren ts  é léments  de  la  re la t ion  préd ica t ive
tombent chacun à leur manière sous le coup de cette problémat ique exis-
ten t ie l le .  Nous ne  nous  in té ressons  ic i  qu 'au  su je t  car  i r  cor respond
à la  no t ion  syn tax ique de  dé terminé.  Rappe lons  que le  su je t  ( log ique)  de
la relat ion peut être,  granrnat icalement par lant  sujet ,  objet  ou c i rcons-
tan t .

I I .  I .1 .  FORMALISATION.

Cet te  deux ième in te r rogat ion  d 'ex is tence peut  se  fo rmuler  log ique-
ment au moyen de l ' introduct ion d 'un terme purement formel.  Ce terme sym-
bo l isera  I 'ex is tence du  su je t  log ique en  son sens  ex t rême.  En deçà de  ses
propr ié tés  acc idente l ' les ,  en  deçà de  son éventue l le  na ture  subs tan t ie l le ,
ce  su ie t  subs is te .  Nous par ' le rons  ic i  d 'ex is tence essent ie l le ,  sans  vou lo i r
par  1à  fa i re  ré fé rence à  une que lconque ph i losoph ie  de  l ,ê t re .  Nous ne  re -
t iendrons  en  e f fe t  dans  la  no t jon  d 'essence que ce  qu i  la  d i f fé renc ie  de
tou t  ce  qu i  es t  subs tance e t  acc ident ,  ce  qu i  nous  permet  de  l , i so le r  à
un niveau qui  sera pour nous purement formel.

La  no t ion  que nous  venons d 'abs t ra i re  possède une ac t ion  concrè te  sur
]a  syn taxe  e t  on  peu t ' l ' i so le r  dans  le  maté r iau  même de  la  langue .  C ,es t
cet te propr iété remarquab' le que nous al lons majntenant mettre en évidence,
qu j  fa i t  de  ce t te  no t ion  au t re  chose qu 'une abs t rac t jon  parmi  d ,au t res .

Nous a l lons  cons idérer  la  phrase (a t )  e t  en  t ranscr i re  la  na ture  log i -
que en  observant  les  convent ions  dé f in ies  en  0 . I I .1 .  qu i  permet ten t  de
d is t inguer  ce  qu i  es t  su je t  e t  ce  qu i  es t  p réd ica t  dans  une re la t ion .  Rap-
pe' lons que nous avons convenu d'encadrer de parenthèses 1e sujet  et  de
crochets  le  p réd ica t .

Dans un premier temps la phrase (r1) devient :
(3s )  (ch ien)  taUo ie l .

Nous avons'  en son temps, interprété cet te descr ipt ion corme l .analogue' log ique 
de  la  dé terminat ion .

Dans un second temps, QUO nous introduisons maintenant,  cet te première
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descr ip t ion  se  complex i f ie  d ,une man ière  qu ,on  peut  représenter  a ins i  :
( ss )  ( (un)  t0h ien l )  tabo je l

D 'après  nos  convent ions  ce la  s ign i f ie  que le  su je t  log ique de  la  re -
la t ion  pr im i t i ve  es t  lu i -même ana lysab le  comme é tan t  une re la t ion  pré-
d ica t ive .  Le  su je t  de  ce t te  nouve l le  re la t ion  es t  l ' ex is tan t  fo rnre l  in -
t rodu i t  p lus  haut  e t  son  préd ica t  es t  tou t  ce  qu i  es t  d ,o rdre  subs-
tan t ie l ,  vo i re  acc idente l ,  dans  le  su je t  p r im i t i f .  Nous  pouvons a lo rs
paraphraser  l ' ana lyse  représentée  dans  l ,exemple  ( rs )  en  d isant  qu , i l
y  a  un  ex is tan t  essen t ie l  qu i  es t  un  ch ien  (e t  c 'es t  i c i  l a  re la t ion  jn -
te rne  au  su je t  de  la  re la t ion  pr im i t i ve)  e t  que ce t  ex is tan t  essent ie l
qu i  es t  un  ch ien  abo ie .

I I . I .2 .  QUELQUES JUSTIFICATIONS IT  COMMENTAIRES.

I l  existe un moyen systémat ' ique propre à fa i re apparaî t re la rela-
t ion  préd iua t ive  seconde qu i  se  d iss imu le  dans  le  su je t  de  la  re la t ion
pr im i t i ve .  I l  cons is te  à  en  n ie r  la  réa l i té .0n  ne  peu t  n ie r  en  e f fe t  que
des  re la t ions ,  e t  l e  fa i t  d 'observer  ra  poss ib i l i t é  d rune  néga t ion  à  un
cer ta in  endro i t  en t ra îne  auss i tô t  le  repérage d ,une re la t ion .

Cons idérons  a lo rs  le  pe t i t  d ia logue qu i  su i t ,  en  no tan t  tou t  de  su i te
le  fa i t  que  no t re  démons t ra t ion  u t i l i se  le  jeu  re la t i f  de  p lus ieurs

phrases  e t  ne  peut  se  fa i re  au  moyen d ,une seu le  e t  un ique phrase.
(S f1  Un ch ien  abo ie .
(4o) -  Non.  Un phoque abo ie .

Ce qu i  es t  n ié  dans  la  phrase (40)  ce  n 'es t  pas  le  fa j t  qu ,un  , 'ex is tan t , '

i c i  un  an imal ,  abo ie ,  ma is  c res t  seu lement  le  fa i t  que ce t  an jma l  so i t  un
ch ien .  I l  y  a  donc  une re la t ion  en t re  un  "ex is tan t "  e t  sa  préd ica t ion  en
terme de chien ou de phoque. C'est  exactement la relat ion seconde repérée
dans I  'analyse (33 )  .

I l  est  important de remarquer qu'on ne peut expr imer directement dans la
langue ce t te  re la t ion .  0n  ne  peut  d i re  ( t r1 ) *  un  abo je .

L 'évocat ion  d 'une subs tance es t  nécessa i re  pour  l texpress ion  de  l ,ex is -
tan t  dans  la  langue .  c 'es t  ce la  qu i  exp ' r ique  la  nécess i té  d ,un  d ia logue ,
cor i lne celui  donné dans l ,exempl i f icat ion (gf)  (+o),  pour mettre en éviden-
ce  l rex is tan t .  I l  s 'ag i t  d 'une  no t ion  qu i  n res t  pas  p résen te  dans  la  lan -
gue e t  de  ce  po in t  de  vue c 'es t  une no t ion  abs t ra i te .
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Ceci di t  cet te not ion abstrai te t ransparai t  concrètement dans la lan-
gue sous la forme des divers avatars qu'en sont,  entre autresr les art i -
c les .  C 'es t  e l le  qu i  réserve  en  que lque sor te  une p lace  aux  dé terminants ,
ce l le  qu 'on  re lève  s imp lement  dans  les  exemples  su ivants  :

(3T) un chien aboie
(+ f , )  le  ch ien  abo ie

Et  ce t te  no t ion  abs t ra j te ,  qu r j l  va  nous  fa l lo i r  ma in tenan t  dé f in i r ,
cor respond au  fa i t  que dans  1a  langue i l  y  a  une p lace  pour  le  dé termi -
nant et  le détermjné. Cette disposi t ion est  une trace de sa présence ca-
chée.

D isons  tou t  de  su i te ,  de  man ière  tou t  à  fa i t  in fo rmel le ,  que ce t te  ob-
serva t ion  n 'es t  pas  m ise  en  con t rad jc t ion  par  I tex is tence  de ' langue  sans
ar t i c les .0ù  p ' lus  exac tement  que  ce  n 'es t  pas  I ' ex is tence  ou  non  d 'a r t i -
c les  qu i  impor te  en  la  mat iè re .  I l  fau t  en  e f fe t  se  rappe ler  que c 'es t
occas ionne l lement  que  no t re  ana lyse  es t  i c i  cen t rée  sur  l ta r t i c le ,  qu 'e l le

es t  en  fa i t  app l i cab le  à  b ien  d 'au t res  dé terminants  conrne 1es  ad jec t i f s
démonstrat i fs ou possess' i fs par exemple.  Et  i t  y a toujours à notre con-
na issance de  te ls  dé terminants  dans  tou te  langue,  e t  donc  tou te  langue,  à
supposer évidemment que son unjvers soi t  suf f isamment élaboré logiquement,
conserve  la  t race  de  no t re  ex is tan t  abs t ra i t .

Le  prob lème de la  p résence des  ar t i c les  es t  p lu tô t  l ié  au  fa i t  que pos-

sédan t  deux  moda l i tés ,  ce l le  de  l ' j ndé f in i t i on  e t  ce l le  de  1a  dé f jn i t i on ,
i l  fau t  b ien  ind iquer  ce l le  qu i  es t  p ra t iquement  mise  en  jeu  e t  un  s igne
d ' i f fé renc ia teur  do i t  occuper  la  p lace  que,  dans  son abs t rac t jon ,  no t re
ex is tan t  fo rmel  la isse  vacante .

Autrement di t ,  s i  on accepte les termes de notre ana' lyse, le problème

de l ' appar i t i on  des  a r t i c les  se  ramène à  ce lu i  de  1 'appar i t i on  de  I ' a l te r -
na t ive  en t re  dé terminat ion  indéf jn ie  e t  dé termina t ion  dé f in ie .  Nous appro-
fond i rons  ce t te  ques t ion  quand nous  aurons  à  no t r :e  d ispos i t jon ,  e t  ce  dès
le  chap ' i t re  su ivan t ,  des  dé f in i t i ons  sa t i s fa isan tes  de  I ' a r t i c le  indé f in i
e t  de  l 'a r t i c le  dé f in i .  E t  nous  rev iendrons  sur  le  su je t  dans  no t re  con-
c lus ion ,  au  chap i t re  X IV,  quand nous  Gsa ierons  de  donner  une présenta t ion

synthét ique de la déterminat ion.

I I .  I .3 .  LA  DEFINIT IONCENTRALE.

déf in i  r  correctement notre objet  formel dont nousI I est temps de
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avons dé jà  no té  l 'abs t rac t ion  e t  décr i t  le  rô le .  Nous appe l le rons
ARTICLE LOGIQUE un élément purement formel du texte (c,est  à ce t i t re
qu ' i1  n 'appara î t  pas  dans  les  phrases  concrè tes)  qu j  symbol ise  l ,ex is -
tence essent ie l le  du  su je t  de  la  re la t ion  préd ica t ive  assoc iée  à  la  dé-
te rmina t ion .

C 'es t  ce t  a r t i c le  log ique qu i  es t  le  dé terminant  génér ique que nous
entendons p lacer  au  pr inc ipe  de  no t re  ana lyse  d i f fé ren t ie l le .  Nous l ,a -
vons  appe lé  a r t i c le  pour  p lus ieurs  ra isons .  La  p lus  év iden te  es t  quers ' i l
se  p ro je t te  sur  d tau t res  dé terminants  que les  a r t i c les ,  nous  ver rons
qu ' i l  ne  se  pro je t te  pas  sur  tous  les  dé terminants ,  ce  qu i  fa i t  de  ce  mot
un vocab le  t rop  généra l  pour  ê t re  u t i l i sé  i c i .  I l  en  es t  une au t re  p lus
profonde. Nous verrons dans la sui te que parmi les détermjnants concernés
ce sont  les  a r t i c les  qu i  cons t i tuent  sa  t race  concrè te  la  p lus  inunéd ia te ,
en  dehors  de  tou te  cons idéra t ion  supp lémenta i re  qu i  pour ra i t  in te rven i r .

Notons  que ce t  a r t i c le  log ique ignore  tou te  var ia t ion  en  nombre .  I l
es t  i nd i f fé ren to  au  n iveau  d 'ana lyse  où  i l  es t  m is  en  év idence ,  qu ' i l  se
pro je t te  f ina lement  sous  le  mode s ingu l ie r  ou  le  mode p ' lu r : ie ' | .  I l  cor res-
pond en  e f fe t  à  une in fo rmat ion  d 'ex is tence essent ie l le  qu i  an técède tou-
te  qua l i f i ca t ion  quan t i ta t i ve .  Que lque  chose  ou  que lqu 'un  ex is te  e t  ce la
su f f i t ,  peu  impor te  que  ce t te  ex is tence  so i t  s ingu l iè re  ou  p lu r ie l l e .
C 'es t  le  même ar t i c le  log ique qu i  es t  p résent  aû . . te rme de I 'ana lyse  des
phrases  su jvantes  :

(h i )  Un  o iseau  s 'envo le .
(+ l )  Des  o iseaux  s 'envo len t .

ceci  évidemment doi t  être rapproché de ce que nous dis ions au sujet
des  cor respondances  en  I . I I I .0 .  La  quant i f i ca t ion ,  même expr imée en  te rmes
t rÈs  rud imenta i res  au  moyen de  I 'oppos i t ion  en t re  s ingu l ie r  e t  p lu r ie l ,
interv ' ient  de manière seconde dans les mécanismes concrets de détermina-
t ion .  Au n iveau pr im i t i f  e l le  ne  do i t  pas  appara î t re .

L 'a r t i c le  log ique es t  donc  un  ob je t  p r im i t i f  qu i  es t  s i tué  en  amont  de
tou te  d i f fé renc ia t ion ,  QUê ce l le -c i  so i t  d ,o rdre  quant i ta t i f ,  ou ,  ce  qu i
es t  p ' lus  impor tan t  pour  nous ,  d 'o rdre  dé terminat i f .  C 'es t  le  même ar t i c le
log ique qu i  es t  p résent  au  te rme de l 'ana lyse  des  phrases  su ivantes :

(13)  un  o iseau  s 'envo le
( r f t )  des  o iseaux  s 'envo len t
($5)  1 'o i seau  s 'envo le
( q{)  l -es.  o iseaux s,envolent
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(h I )  ce t  o iseau s 'envo le
( rr t  )  ces oi  seaux i  'envol  ent
(  t ts )  mon oi  seau s 'ànvole

(59)  mes o iseaux  s 'envo len t

Evidenunent nous ne prétendrons pas qu'au travers de toutes ces phrases

c'est  un mécanisme unique de déterm' inat iôn qui  fonct ionne. La détermjna-
t ion  possède  p lus ieurs  moda l i tés  qu i  do iven t  ê t re  d is t inguées .  E t  c 'es t
parce  qu ' i1  fau t  d is t inguer  ces  moda l i tés  que l ' i n t roduc t ion  du  dé termi -
nan t  génér ique  qu 'es t  l ' a r t i c le  log ique  es t  nécessa i re .  I l  se ra  le  cen t re
d'où divergeront les di f férents déterminants que nous venons de ci ter .
A ins i  leur  c lassement  sera  poss ib le .

Dans le chapi t re suivant nous examinerons les formes concrètes des
seu ls  a r t i c les  à  t ravers  tous  leurs  emplo is ,  en  remet tan t  à  p lus  ta rd
l 'é tude des  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs .

I I . I .4.  REMARQUE SUR LA NATURE ABSTRAITE DE L'ARTICLE LOGIQUE.

En terminant ce chapi t re indiquons, rapidement car nous y revien-
dron t  dans  no t re  conc lus ion ,  que l le  idée nous  nous  fa jsons  de  la  ra ison
de  la  na tu re  abs t ra i te  de  l ' a r t i c le  log ique .  Nous  pensons  qu 'e1 le  es t
l i ée  d 'une  façon  ou  d rune  au t re  au  fa i t  qu 'é tan t  d 'o rd re  essen t ie l ,  i l
es t  indépendant  de  tou te  carac tér isa t ' ion  subs tan t ie l le ,  e t  échappe a ins i
à l rordre du monde. Son conf inement dans l tordre du texte seu' | ,  en deçà
de tou te  épreuve,  le  ma in t ien t  en  dehors  de  la  langue.  En e f fe t ,  s ' i l  n ' y
a  de  phrases  qu 'éprouvées,  i l  ne  peut  appara î t re  te l  qu ' i l  es t  en  vér i té
en aucune d 'en t re  e l les  e t  sa  présence ne  peut  ê t re  concrè tement  sa is ie
qu'à t ravers ses avatars éprouvés que sont les déterminants.

c 'es t  l a  na tu re  abs t ra j te  de  I ' a r t i c le  log ique  qu i  exp l ique  le  ca rac -
tè re  non t r i v ia l  de  I 'ana lyse  de  la  dé terminat ion .  Même s i  on  ressent  in -
tu i t i vement  le  fa i t ,  par  exemple ,  que les  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  pos-
sess i fs  sont  apparentés  aux  ar t i c ' les ,  tou te  ten ta t i ve  de  dér iva t ion  d i rec-
te de ceux- là à part i r  de ceux-ci  échoue. I l  faut  remonter en amont,  en
d.gÂ du concre t  de  la  langue,  e t  c res t  en  ce la  que cons is te  la  d i f f i cu l té
de la quest ion,  jusqu'au niveau formel où un terme cormun à tous ces dé-
terminants peut être reconnu. C'est  ce que nous venons d'essayer de faire
et nous al lons dans la sui te ordonner autour du foyer abstrai t  a insi  dé-
f in i  une grande par t ie  de  no t re  ana lyse  log ique des  dé terminants
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Nous procèderons en examinant les djvers types de correspondance, au
sens que nous avons donné à ce mot.au chapi t re VI,  Qui  peuvent être envi-
sagés  à  par t i r  de  l ' a r t i c le  log ique ,  dès  lo rs  qu 'on  en tend  l ' ép rouver .
Ces d ivers  types  de  cor respondance cond i t ionnent  I 'ana lyse  d i f fé ren t ie l le
des déterminants que nous cherchons à'ef fectuer.  Nous observerons, et
c res t  là  un  po in t  qu ' i l  faudra  év idemment  d iscu ter ,  que les  d i f fé renc ia -
t jons ainsi  proposées a prtbrf  correspondent exactement aux di f férencia-
t ions  recensées par  1a  t rad i t ion  en  fonc t ion  d 'une ana lyse  t rès  immédia-
te  de  la  morpho ' log ie  des  dé terminants .  C 'es t  pourquo i  nous  pouvons peut -
ê t re  b ien  souten i r  qu ' i l s  cons t i tuent  tous  à  leur  man ière  1a  marque con,
c rè te  dans  la  langue  de  l ' a r t i c le  log ique ,  e t  que  ce lu i -c i  es t  l e  s igne
u l t ime de  la  dé terminat ion .

I I . I I .  CHAPITRE HUIT  -  LES EI " IPLOIS , ,RÉGULIERS, ,  
DES ARTICLES

I I . I I .0 .  EpRtuvE DE L ,ARTICLE LOGIQUE.

Dans ce chapi t re nous al lons éprouver,  au sens du terme épreuve
dé f in i  en  I . I I I .6 . ,  l ' a r t i c le  log ique  que  nous  cons idérons ,  en  ver tu  des
développements contenus dans le chapi t re précédentrcomme le déterminant
génér i  que.

Nous  su iv rons  tou t  na tu re l lement  l ' o r ien ta t ion  de  l ' ép reuve  qu i  s ,o r i -
g ine  dans  le  tex te  e t  s 'appro fond i t  à  mesure  de ' l , impor tance que prend le
monde. Nous avons pu repérer a pr ior i  deux mouvements successj fs dans le
dérou lement  de  

' l ' épreuve,  
qu i  cor respondent  à  I 'acqu is i t jon  de  cer ta ins

degrés  dans  l 'évocat ion  du  monde.  Le  premier  mouvement  es t  ce lu i  de  l ,a -
dhés ion  où  le  tex te ,  en  ver tu  de  la  p ropr ié té  d ,adhés jon  au  monde,  âc-
qu ie r t  une s ' ign i f i ca t ion  monda ine  dans  un  monde qu i  t ien t  tou te  son ex is -
tence de  l 'évocat ion  qu i  en  es t  fa i te .  Le  second mouvement  es t  ce lu i  de
l 'anaphore où le monde est  conçu indépendamment du texte,  dans son ordre
propre .  Le  monde ex is te  en  dehors  de  l ,évocat ion  qu i  en  es t  fa i te .

C 'es t  ce t te  d is t inc t ion  que  nous  a l lons  u t i l i se r  pour  d i f fé renc ie r  a
pr ior i  deux épreuves de l 'ar t ic le logique. Nous aurons ainsi  deux avatars
concrets de cet art ic le qui  assureront chacun à leur manière le marquage
de la  dé terminat ion .

I I . I I .1 .  DEFINIT ION ET INDEFINIT ION.

Af in  de  fac i l i te r  ce t te  ana lyse  nous  in t rodu isons  deux  te rmes.  I l s
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nous serv i rons  à  qua l i f ie r  de  man ière  d is t inc te  la  s i tua t ion  log ique où
se t rouve in te rpré té  le  dé terminé qu i  es t  p ré f i xé  par  l ' a r t i c le .  S i  son
interprétat ion correspond à un précontact  nous par lerons à son sujet
d ' INDEFINIT ION e t  s i  e l le  cor respond à  un  contac t  nous  par le rons  de
DEFINIT ION.  Rappe lons  ic i  qu 'au  sens  où  ces  no t ions  on t  é té  dé f jn ies  en
I . I I I .1 .  1es  précontac ts  e t  con tac ts  sont  des  cor respondances  assoc iées
respect ivement à des adhérences l ibres et  l jées du texte au monde.

I l  faut  évidenment prendre garde ic i  à ne pas se la isser entraîner
par  la  te rm ino log ie .  Ces  no t ions  d ' i ndé f in i t i on  e t  de  dé f in i t i on  son t  in -
t rodu i tes  indépendanment  de  la  d j f fé renc ia t ion  t rad i t ionne l le  en t re  a r t i -
c le  indéf in i  e t  dé f in i .  C 'es t  en  ver tu  d 'un  rapprochement  à  ven i r  avec
cet te  d i f fé renc ia t ion  que nous  avons  cho is i  de  te ls  te rmes.  Ma is  i l  ne
faudra i t  pas  en ' in fé rer  le  rapprochement  lu i -même qu i  res te  à  é tab l i r .

Dans la  mesure  où  nous  a l lons  nous  in té resser  i c i  aux  seu ls  a r t i c les
nous pouvons cons idérer  ]a  dé f in i t ion ,  au  sens  où  nous  venons de  dé f in i r
ce mot,  comme une déf in i t ion immédiate sans qu' interfère aucune procé-
dure  tendan t  à  l ' assure r .  Ce la  s ign i f i e  que  dans  le  cas  de  la  dé f in i t i on
l 'objet  mondain associé au déterrniné a une existence autonome, qui  est
indépendante  de  l 'évocat ion  qu 'en  propose ic i  le  tex te ,  e t  que ce t te  ex is -
tence est  donnée cormne al lant  de soi  en dehors de toute procédure de re-
pérage dont les t races pourraient être observées dans le texte.

I l  n ry  a  là  aucun a f fa jb l i ssement  de  la  r igueur  que nous  essayons de
main ten i r  dans  no t re  p ropos .  Nous n 'avons  pas  à  nous  jn te r roger  sur  la
façon dont  ce t te  ex is tence es t  é tab l ie .  Ce qu i  impor te  c res t  la  man ière
de ce t  é tab l i ssement .  Qu 'e l le  so i t  reconnue pour  innnéd ia te  nous  su f f i t ,
pour  nous  permet t re  de  fonder  la  d i f fé renc ia t ion  en t re  dé f in i t ion  e t  in -
dé f in i t i on .

Dans ce  dern je r  cas  l 'ob je t  monda in  assoc ié  au  dé terminé a  une ex is -
tence qui  dépend en fai t  de l 'évocat ion assurée par la correspondance.

Tout ceci  s 'observe très bien sur des exemples.
(51)  un  ch ien  es t  ass is
( fZ)  le  ch ien  es t  ass is

Ces deux phrases sont ic i  entendues dans le sens spéci f ique :  ce sont par
exemple  des  énoncés  décr ivan t  une s i tua t ion  rée l le .

Dans l 'exemple  (51)  i l  y  a  indéf in i t ion  dans  la  dé terminat lon  car  on  ne
sa i t  r i en  su r  le  ch ien  v isé ,  à  par t  l e  fa i t  p réc isément  qu ' i l  es t  i c i  v i sé .
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La cor respondance en t re  le  mot  ch ien  e t  la  réa l i té  monda ine  qù ' i l  évoque
est un précontact .

Dans l 'exemple  (52)  i l  y  a  dé f in i t ion  dans  la  dé terminat ion  car  le
ch ien  v isé  do i t  ê t re  connu par  a i l leurs .  La  cor respondance es t  dans  ce
cas un contact .

Là  encore ,  i l  ne  faudra i t  pas  abuser  de  ces  exemples  pour  indu i re  d i -
rec tement  l ' ass imi la t ion ,  QUê nous  f in i rons  par  pos tu le r ,  en t re  les  no-
t ions  d ' i ndé f in i t i on  e t  de  dé f in i t i on  e t  l es  deux  types  d 'a r t i c les  t ra -
d i t ionne l lement  d is t ingués  en  ces  te rmes.  Ces exemples  n ,on t  pour  bu t  que
de donner  une in tu i t ion  des  ca tégor ies  in t rodu i tes .

I I .  I I .2 .  RESTRICTION AUX EMPLOIS "REGULIERS' ' .

Nous  a l lons  main tenant  p lacer  la  su i te  de  ce t te  ana lyse  dans  un  ca-
dre  dé l ibéremment  s imp l i f ié .  Nous ne  cons idérerons  des  ar t i c les  que les
emplo is  les  p lus  o rd ina i res ,  du  genre  de  ceux  i l l us t rés  dans  les  exemples
c i -dessus .  Nous en tendons par  emplo i  " régu1 ier "  tou t  emplo i  d ,o rdre  spé-
c i f ique  dans  une phrase s imp le  où  la  dé terminat ion  cor respond à  l ,évoca-
t ion  d 'un  ou  p lus ieurs  ê t res  ou  ob je ts  du  monde phys ique.

Nous remettons à plus tard les emp' lo is que nous qua' l i f ierons par oppo-
s i t ion  de  "s ingu ' l ie rs " ,  dont  un  bon exemp' le  es t  1 'emplo i  d i t  génér ique des
ar t i c les .

C 'es t  donc  dans  un  cadre  res t re jn t  que nous  a l lons  poursu iv re  no t re  ana-
lyse  en  donnant  nos  dé f in i t ions  des  ar t i c les  inc lé f in is  e t  dé f in is .  Le  fa i t
que ces  dé f in i t ions  conserveront  leur  va l id i té  quand nous  sor t i rons  des  l i -
m i tes  du  cadre  où  e l les  on t  é té  é laborées  sera  un  des  moyens d ,en  appréc ie r
la  va leur .

I I . I I .3 .  DEFINIT ION DES ARTICLES INDEFINIS  ET DES ARTICLES DEFINIS .

Nous appe l le rons  ARTICLE INDEFINI  le  mot  qu i  marque dans  la  langue
l 'ép reuve  de  l ' a r t i c le  log ique  se lon  les  moda l i tés  d ,un  p récon tac t .

Nous appe l le rons  ARTICLE DEFINI  le  mob qu i  marque dans  la  langue l 'épreu-
ve  de  I 'a r t i c le  log ique se lon  les  moda l i tés  d run  contac t  immédia t .

Dans cette seconde déf in i t ion le mot i rmédiat  comespond au fai t  que la
langue possède d 'au t res  mots  qu i  marquent  l ' épreuve de  I 'a r t i c le  log ique
se lon  les  moda l i tés  d 'un  contac t ,  en  fa isan t  appe l  à  des  procédures  d ,as-
s is tance à  la  dé f in i t ion .  C 'es t  I ' i n te rvent ion  de  ces  procédures  que nous
évoquerons lorsque nous examinerons les adject i fs démonstrat i fs et  posses-
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s i f s .  I c i  e l l es  n ' i n te rv iennen t  pas ,  la  dé f in i t i on  é tan t  imméd ia te .  Nous
rev iendrons  de  man ière  p lus  conva incante  sur  ce  po in t  au  chap i t re  x .

Vo ic i  que lques  exemples  d 'emplo is  " régu l iens"  des  ar t i c les  ex t ra i ts
de notre corpus

(53)  E l le  ava i t  sur  les  genoux un  pe t i t  garçon de  t ro is  ans .  Le
mioche en chemise p' leurai t .  (F ' laubert)  (GLFC 216).

(5ç) Un hor$ne est  tà.  (NcF 60)
(rS) Les honunes sont tà.  (NGF 61)

Dans les  phrases  (  s r  )  
' l a  

repr ise  anaphor ique i l lus t re  la  t rans format ion
d 'un  précontac t  en  contac t .  A  1a  première  évocat ion ' ,du  pe t i t  garçon, ' ,  ôu-
cune  in fo rmat ion  n 'es t  supposée  ou t re  le  fa i t  "qu 'e l le  I ' ava l t  su r  les  ge-
noux" .  c 'es t  le  tex te  seu l  i c i  qu i  répond de  l ,ob je t  monda in  évoqué.  A  la
seconde évocat ion  i l  n 'en  es t  p lus  a ins i ,  on  conço i t  un  monde où  , ' l e  mio-
che"  es t  dé jà  repéré :  I ' ob je t  monda in  n ,es t  pas  i so lé  seu lement  du  fa i t
d 'être terme mondain de la correspondance réal isée dans la seconde phrase
mais  auss i  du  fa i t  qu ' i l  es t  dé jà  connu.  Remarquons que l ,ob je t  monda in ,
a ins i  deux  fo is  évoqué,  appara î t  sous  deux  subs tan t i f s  d is t inc ts  :  ce  qu i
impor te  c 'es t  I ' i den t i té  dans  le  monde évoqué.

Quand aux  deux  au t res  exemples ,  Qu i  i l l us t ren t  pour  le  p remier  un  pré-
contac t  e t  pour  le  second un  contac t ,  i l  nous  su f f i ra  de  c i te r  la  p résen-
tat , ion qu'en donne aux mêmes leurs promoteurs.

Supposons  que  que lqurun  so i t  l à .  S i  on  ne  sa j t  r i en  de  par t i cu l je r
à son sujet on dira : ur,horunte-,1et [j
s i  la personne dont i l  s 'agi t  est  connue, on d ' i ra i  L 'h=,, , ,o,rn-ool  0. i

Les deux déf in i t ions que nous venons de proposer peuvent être considérées
comme des  var ian tes  des  dé f in i t ions  t rad i t ionne l les .0n  peut  l i re  par  ex-
emp le  dans  Dubo is  e t  a l i i  (1982 ,135)  ce  qu i  su i t :

"En granrnaire tradit ionnel le ] ,art ic]g_dé!_n1 spécif ie que le nomqui suit  désigne une chose ou ïfrE-@îfr leT'rét ise. L,drt ic le 
-

no!  9éf  in i  (ou indéf  in i  )  ' ind ique r 'âbsence d ' ,une spéc i f  icat ion
préc' ise. (---) .  En grarmaire générat ive, on appel le déf ini  un
trait  inhérent de certains ait ic les pai oppoi i t ion ï i iEit
t -déf in i l  inhérent  à  d 'aut res  ar t ic làs .  cb ' t ra i t  dé f in i  es t  in -
terprété sémantiquement comme instituant une réféfiFprécisô
ou comne ayant une valeur de générique', .

Dans les  deux  cas  env isagés  la  dé f in i t ion  es t  t rès  vague.  Que peuvent
s ign i f ie r  en  e f fe t  les  te rmes de  "spéc i f i ca t ion  préc ise , 'ou  de , , ré fé rence
précise".  Nous pensons que notre approche permet de donner un sens raison-
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nab lement  p réc isé  à  la  no t ion  qu i  es t  i c i  ma ladro i tement  v isée .  I l  y  a
dans  la  d is t inc t ion  en t re  p récontac t  e t  con tac t  qu i  décou le  du  s ta tu t  de
l 'ex is tence accordée à  l 'é rément  monda in  de  la  cor respondance,  querque
chose de concrètement repérable.  Et  surtout cet te façon de faire est  or-
donnée au  prob lème généra l  de  la  dé terminat ion ,  ce  qu i  fa i t  de  l ,oppos i -
t ion  en t re  dé f in i  e t  indé f jn i  une réa l i té  qu i  lu i  es t  in tégrée ,  d 'une
façon na ture l le .  I c i  tou t  se  t ien t  dans  une seu le  e t  même approche.

Cec i  d i t  nos  dé f in i t ions  ne  d i f fè ren t  pas  sens ib lement  des  dé f in i t ions
t rad i t ionne l les  e t  cec i  ne  saura i t  surprendre .  N,oub l ions  pas  que nous
cherchons à  exp l i c i te r ,  à  no t re  man ière ,  ce  que la  t rad i t ion  granmat ica le
a reconnu depuis longtemps.

r r . I r .4 .  D ISCUSST0N CRIT IQUE.

Est - i l  poss ib le  d 'avancer  que lques  é léments  de  ré f lex ion  propres  à
jus t i f ie r  nos  dé f in i t ions  ?  C 'es t  ce  que nous  a l lons  ten ter  de  fa i re  en
d is t inguant  t ro is  types  de  jus t i f i ca t ions .  Le  premier  type  cons is te  à  ob-
server  l radéquat ion  des  dé f in i t ions .  0n  peut  d resser  une longue l i s te
d 'exemples ,  e t  pour  no t re  par t  nous  I 'avons  fa i t  en  re levant  tous  les  ex-
emples  d 'emplo is  des  ar t i c les  que nous  avons  appe lés  régu l ie rs ,  dans  p lu -
s ieurs  g rammai res  usue l ' les ,  e t  vér i f  ie r  que les  dé f  in i t ions  e lonnées s ,ac-
cordent avec le t ra i tement canonique. Ce type de just i f icat ion peut paraî-
t re  fa ib le ,  ma is  i l  es t  i nd ispensab le .  c ,es t  de  p lus  1a  seu le  jus t i f i ca -
t ion  qu i  es t  avancée au  c réd i t  d 'au t res  dé f in i t ions .

Le  second  type  es t  p lus  sub t i l .  I l  cons is te  à  tes te r  la  dé f in i t i on  dans
un cadre  é la rg i  qu i  recè le  des  emplo is  dont  i l  n ,a  pas  é té  tenu compte
dans son é labora t ion .  Nous ver rons  au  chap i t re  su ivant  que les  emplo is  que
nous  avons  qua l i f i és  de  s ingu ' l i e rs ,  e t  don t  nous  n ,avons  r ien  d i t  j us -
qu ' i c i  son t  par fa i tement  ana lysab les  au  moyen de  nos  dé f in i t ions .  Nous don-
nerons  en  par t i cu l ie r  un  t ra i tement  de  l remplo i  d i t  génér ique des  ar t i c les !
que nous  cons idérerons  comme sa t is fa isan t ,  par  s imp le  app l i ca t ion  de  nos
déf in i t ions  qu i ,  rappe lons  le ,  n 'on t  pas  é té  cons t ru i tes  à  ce t te  f in .

Le  t ro is ième type de  jus t i f i ca t ion  es t  beaucoup p lus  rad ica l  e t  c ,es t
celui  que nous voudr ions mettre en avant.  I l  découle d,un renversement
comple t  de  la  p rob lémat ique.  Pourquo i  faudra i t - i l  j us t i f ie r  nos  dé f in i -
t i ons  v i s -à -v is  d rune  te rmino log ie  t rad i t i onne l le  qu i  n res t  pas  e l le  fon -
dée logiquement ? Nos déf in i t ions découlent r igoureusement drune démarche
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log ique,  e f fec tuée âpr io r i ' ,  . ,  . l l es  sont  a ins i  fondées de  man ière  la
plus exacte qui  soi t .  Le problème n'"r t  pf$d. les just i f l . ,  ru i$f f f
mesurer  I ' i n té rê t  qu 'appor te  une te i te  cons t ruc t ion  à ' la  compréhens ion
du fonc t ionnement  des  ar t i c les  te l  que nous  pouvons in tu i t i vement  le
sais i r .  Dans cette perspect ive le fa i t  qu'une seule et  même démarche per-
met te  de  penser  à  la  fo is ,  de  man ière  na ture l le ,  le  p rob lème généra l  de
la  dé te rmina t ion  e t  ce lu i  p lus  par t i cu l ie r  de  la  dé f in i t i on ,  au  sens  où
ce t te  no t ion  es t  u t i l i sée  i c i ,  su f f j t  à  lu i  seu l ,  nous  semble - t - i l ,  à
va lo r iser  no t re  approche.

I I . I I .5 .  LES VARIATIONS EN NOMBRE.

I l  nous  res te ,  avant  de  c lo re  ce  chap i t re ,  à  examiner  les  var ia -
t ions  morpho log iques  des  ar t i c les  indéf in is  e t  dé f in is .  Les  var ia t ions  en
genre  sont  tou t  à  fa i t  indépendantes  de  no t re  p ropos ,  ma is  les  var ia t ions
en nombre ne peuvent pas être t ra i tées avec la même désinvol ture.

Ce la  t ien t  au  fa i t  que 1a  quant i f i ca t ion  n 'es t  pas  une procédure  to ta -
lement indépendante de la déterminat ion.  La présence des adject i fs numé-
raux  parmi  les  dé terminants  l ' i nd ique de  man ière  i r ré fu tab le .

Pour  res te r  i c i  au  n iveau de  I 'ana lyse  des  ar t i c les  i l  fau t  b jen  recon-
naî t re  que 1a  quant i f i ca t ion  in te rv ien t ,  d 'une façon rud imenta i re  ma is
cer ta ine ,  dans  leurs  emplo is  à  un  po in t  te1  qu 'e l le  en  commande la  morpho-
logie.  Comme tout phénomène interférant avec la déterminat ion à un t i t re
ou à un autre et  apparaissant au niveau de la syntaxe des phrases, les va-
r ia t ions  en  nombre  des  ar t i c les  do ivent  ê t re  i c i  ana ' l ysées .

Nous avons  pr is  so in  de  dé f in i r  la  dé terminat ion  en  des  te rmes log iques
indépendants  de  1a  quant i f i ca t ion  e t  ce la  va  nous  ê t re  fo r t  u t i le  i c i .  En
I . I I I .0 .  nous  avons  no té  que les  te rmes des  cor respondances  é ta ien t  des
en t i tés  s ingu l iè res  ou  p lu r ie l l es .  E t  que  I ' un ic i té  de  1 'é lément  monda in
de ces  cor respondances  pouva i t  recouvr i r  auss j  b ien  la  s ingu la r i té  d .un
ind iv idu  que la  to ta l i té  d 'une co l lec t ion ,  to ta l i té  dont  nous  avons  déce lé
a lo rs  la  na ture  g loba le  e t  p ' le ine .

A ins i  les  fo rmes s ingu l iè res  des  ar t i c les  p ré f i xen t  des  mots  qu i  son t
assoc iés  à  des  ind iv idus  monda ins ,  e t  les  fo rmes p lu r ie l les  p ré f i xen t  des
mots  qu i  son t  assoc iés  à  des  to ta l i tés  monda ines  g loba les  e t  p le ines .

C 'es t  là  qu ' in te r fè ren t  quant i f i ca t ion  e t  dé termina t ion  assurée par
l ' a r t i c le .  En  e f fe t  une  fo is  I ' a r t i c le  indé f in i  p lu r ie l  des  d is t ingué  de
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l ' a r t i c le  dé f in i  p lu r ie l  l es  au  moyen  de  la  d is tance  qu i
càn tac t  du  con tac t ,  I ' oppos i t i on  re la t i ve  en  laque l le  i l s
1 'un  par  rappor t  à  l ' àu t re ,  in fo rme.d 'une man ière  seconde
b le  les  emp io is  que  ia ' l angue  fa j t  d 'eux .

sépare le pré-
se trouvent
mais  tangi -

Nous avons  d i t  en  e f fe t  que lo rsqu, i l  y  a  contac t  l ,é lément  monda in
est repéré indépendamment de l 'évocat ion qui  en est  fa i te dans la cor-
respondance.  ce la  veut  d i re  i c i  que la  co l lec t ion  évoquée es t  repéra-
b le ,  dans  sa  d imens ion  exac te ,  dans  le  monde.0n  peut  a lo rs  quand on
entend donner  une ind ica t ion  de  p lu ra l i té  v isan t  une par t ie  de  ce t te
col lect ion seulement revenir  au précontact .  Dans ce cas en ef fet  le dé-
coupage exac t  de  1a  co l lec t ion ,  la  par t ie  qu i  cons t i tue  l ,é lé l r ren t  monda in
de la  cor respondance,  n 'es t  p lus  repérab le  au t rement  qu ,en  fa lsan t  in te r -
ven i r  l ' évocat ion  qu i  en  es t  fa i te .  0n  vo i t  a ' ins i  conunent  l ,a r i l c le  indé-
f in i  p lu r ie l  nécupère  na ture l lement  une nuance par t i t i ve .  I l  s 'ag i t  a lo rs
d 'une par t i t ion  au  second sens  en  reprenant  la  d is t inc t ion  posée en
0. I I .4 .  Cet te  nuance par t i t i ve  res te  en  e f fe t  dans  le  champ de la  p réd i -
ca t ion  d isc rè te .

Cette analyse permet de rendre compte d 'une seule et  unique manière du
double sens où peut être entendue 

' la 
phrase suivante :

(sg)  Oes ch iens  courent .
I l  peu t  s 'ag i r  so i t  d 'une  évoca t ion  d 'une  s i tua t ion  où  des  ch iens ,  don t

on  ne  sa i t  r ien  par  a i l leurs ,  son t  occupés à  cour i r ,  so i t  de  la  descr ip -
t ion  d 'une s i tua t ion  où  parmi  les  ch iens  qu i  son t  connus par  a i l leurs ,  e t
donc repérés d 'une manière indépendante de la correspondance, un certain
nombre  dren t re  eux  seu lement  sont  déc la rés  cour i r .  Dans  ces  deux  cas  i l  y
a précontact  car dans les deux cas le découpage exact de la col lect ion qui
es t  l ' é lément  monda in  de  la  cor respondance dépend to ta lement  de  la  mise  en
comespondance.

Pour  b ien  fa i re  ressor t i r  l ' a l te rna t ive  c l tons  J .  Dubo is  e t  R.  Lagane
09)1, 62) :

Au  p lu r ie l  I ' impréc is ion  a t tachée  à  I ' a r t i c le  indé f in i  des
pgr te  à  la  fo is  sur  I ' i den t i tq  ç t  sur  la  quant i té  :  (ua f fon
d i t  des  é lèves  on  n r ind ique  n i  resquers ,  r i i  comb ien . '
L' arTidTé--iïï l6f ini _d_es iriaique qui i i-r;àgïi o i ùne-pàrrie er non
de la  to ta l i té  des  6 tFes  ou 'des 'choses  d iune .à iègôr iÀ . - r i -
: ' opqg:e  par  là  à  l ' a r t i c le  dé f in i  les  qu i  expr imë la  to ta l i té .Des élèves sonr absenrs (ra crasse ff i  incompiètâi ineÈ-oàjïEî étèves sont absenrs irà crasse est , iàài ' ' tr,roÈ'oàï- '  

v-t
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I l  nous  semble  que I 'a t ten t ion  des  au teurs  es t  t rop  foca l i sée  sur  l ,as -
pec t  par t i t i f  ce  qu i  es t  man i fes te  dans  l ' i l l us t ra t ion  proposée e t  sur -
tou t  dans  1es  exp l i ca t ions  mises  en t re  parenthèses .  Ic i  l ,emplo i  de  des
correspond au second des deux cas que nous avons relevé :  i l  y  a part i -
t i on  dans  un  ensemble  connu ,  ce lu i  fo rmé par  la  c lasse .  I l  s 'ag i t  d run
précontac t  car  c 'es t  l ' énonc ia t ion  seu le  qu i  dé f in i t  la  quant i té  v isée  :
on  ne  sa i t  r ien  d 'au t re  sur  ce t te  quant i té .  Pour  i l l us t re r  le  second
cas on pourrai t  reprendre l 'exemple en essâyant de fai re abstract ion de
l 'ensemble  de  ré fé rence ce  qu i  es t  ma la isé  pu isque la  phrase es t  tou te
en t iè re  cons t ru i te  au tour  de  I ' i dée  d ,une  par t i t i on .

Nous proposons plutôt  de t ransformer la phrase en la suivante :
(5 I )  Des  é lèves  chahuten t

Là  auss i  i l  y  a  p récontac t .  ce  qu i  es t  impor tan t  c 'es t  que I 'ambigu i té
sur  I ' i n te rp ré ta t ion  de  l ' a r t i c le  indé f in i  qu i  es t  i c i  man i fes te  (s ,ag i t -
i l  d 'é lèves  don t  on  ne  sa i t  r i en  par  a i l l eu rs  -  p remie r  cas  - ,  ou  d run
groupe par t i cu l ie r  d 'é lèves  dans  un  ensemble  p lus  vas te  éventue l lement
dé jà  connu -  second cas  ?)  es t  exp l iquée par  le  fa i t  que dans  les  deux
cas  i l  y  a  p récontac t .  I l  ne  su f f i t  pas  de  re lever  une ambiguTté  pour
la  décr i re :  i l  fau t  découvr i r  sa  ra ison .  Notons  que ce t te  a rnb igu i té  es t
tout  de même repérée par les auteurs de la grarnrnajre c ' i tée quand i ls  par-
len t  "d ' impréc is ion  ( . . . )  qu i  po r te  à  la  fo i s  su r  I ' i den t i té  e t  su r  la
quan t i té " .

0n  peu t  é tendre  1 'ana lyse  au  cas  du  s ingu l ie r .  L 'a r t i c le  s ingu l ie r
peu t  marquer  so i t  l ' évoca t ion  d ,un  s ingu l ie r ,  don t  on  ne  sa i t  r i en  par
a i l l eu rs  (p remie r  cas ) ,  so i t  l ' évoca t ion ,  pa rmi  p lus ieurs  s ingu l ie rs
ident iques  éventue l lement  connus par  a i l leurs ,  de  l ,un  que lconque d ,en-
t re  eux  (second cas) .  Dans les  deux  cas  le  repérage du  s ingu l ie r  monda in
n 'es t  assuré  que par  la  cor respondance :  i l  y  a  tou jours  p récontac t .  I l
y  a ambigui té dans 

' la phrase
(Sg) un chien court

pu isqu 'on  peut  la  comprendre  en  évoquant  un  ch ien  iso lé  qu i  cour t  (p re-
mier  cas)  ou  un  ch ien  qu i ,  seu l ,  cour t  parmi  un  groupe de  ch iens  (deu-
x ième cas) .

0n  pour ra i t  examiner  en  dé ta i l  l ,oppos i t ion  qu i  appara î t  a lo rs  en t re
l ' a r t i c le  dé f in i  e t  l ' a r t i c le  indé f in i  l o rsqu 'on  se  t rouve  en  s i tua t ion
d 'évoquer  un  ob je t  s ingu l ie r  du  monde se lon  qu , i l  es t  i so lé  ou  non,  ou
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une co l lec t ion  d 'ob je ts  ident iques  du  monde se lon  qu 'e l le  fo rme un tou t
ou  une par t ie  d 'un  tou t .  Nous rev iendrons  sur  ce  prob lème dans  le  cadre
du chap ' i t re  su ivant  consacré  aux  emplo is  "s ingu l ie rs "  des  ar t i c les .

0n  touche ic i  à  un  dern ie r  p rob lème qu i  es t  I 'a f f in i té  des  ar t i c les
e t  des  ad jec t i f s  numéraux .  I l  es t  pa ten t  que l 'a r t i c le  indéf in i  s ingu-
l ie r  es t  i c len t ique,  morpho log iquement  par lan t ,  au  premier  des  ac lJec t i f s
numéraux .  0n  pour ra i t  s ' in te r roger  sur  la  poss ib i l i té  de  cons idérer  des
non seu lement  comme l 'a r t i c le  indéf in i  p ' lu r ie l  ma is  auss i  comrne un  ad-

iec t i f  jndé f in i  qu i  t rouvera j t  sa  p lace  dans  le  dép lo iement  de  1a  quant i -
f i ca t ion  à  p rox imi té  de  que lques  e t  de  p lus ieurs .  Nous ne  pouvons aborder
ce t te  ques t ion  pour  f  i ns tan t ,  qu ' i l  nous  fa l la i t  néanmoins  évoquer  i c i
pour  ê t re  comp' le t ,  car  e l le  re lève  drune ana ' l yse  de  1a  quant i f i ca t ion  que
nous remettons au chapi t re XI,  au moment où nous trai terons des adject i fs
numéraux  e t  i ndé f in i s .

I I . I I .6 .  B ILAN DU CHAPITRE HUIT

-  Toute  no t re  ana lyse  d i f fé ren t ie l le  décou le  de  la  d ' i s t inc t lon  en t re
les  no t ions  de  . ' dé f in i t i on"  e t  "d ' i ndé f in i t i on" .  A f in  d 'en  fac l l l t e r  I ' ex -
p lo i ta t ion  u l té r ieure  nous  nous  proposons de  résumer  le  résu lLa t  ob tenu au
moyen d'un schéma.

n iveau  abs t ra i t : ARTICLE LOGIQUE

njveaux  concre ts  :  (1 )  Cas  de  I ' i ndé f in i t j on  :  UN
I l  y  a  marquage drune cor respondance en t re  un  é lé -
ment textuel  du type déterminant-déterrn ' lné et  un
élément mondain qui  est  un objet  repéré par le seul
fa i t  qu ' i l  es t  te rme de ce t te  cor respondance.  Une
tel le correspondance est  appelée , ,précontact ' .  Du
po in t  de  vue de  l 'é lément  monda in ,  nous  d i rons
qu ' i I  ex is te  " fa ib lement "  car  son ex is tence dépend
to ta lement  de  l 'évocat ion  qu 'en  fa i t  le  tex te  au
moyen de l 'é lément textuel  de la correspondance.
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(2 )  Cas  de  la  dé f in j t ion  ( immédia te)  :  LE
I l  y a marquage d,une correspondance entre un élé-
ment textuel  du type déterminant-déterminé et  un
élément mondain qui  est  un objet  repéré non seule-
ment  par  le  fa i t  qu , i l  es t  te rme de ce t te  cor res-
pondance mais aussi  en vertu d 'un repèrage indépen-
dant de la correspondance. une tel le correspondance
est  appe lée  "contac t ' , .  Dans  le  cas  é tud ié  i c i ,  le
"contact"  est  supposé inrnédiat  ,  ne nécessi tant  au-
cune in te rvent ion  supp lémenta i re  pour  l ,é tab l i r .
Ce la  s ign i f ie  que le  repérage indépendant  de  la
correspondance est  déjà donné. Du point  de vue de
l 'é lément  monda in ,  nous  d i rons  qu ' i l  ex is te ' , fo r -
tement" car son existence ne dépend Ër{ÊdËf,ouo-
ca t ion  qu 'en  fa j t  le  tex te  au  moyen de  l ,é lément
textuel  de la correspondance.

I  I ,  I  I  I  .  CHAPITRE NEUF LES EMPLOIS "S INGULIERS"  DES ARTICLES
I I .  I I I .O .  QUELQIJES EFFETS STYLISTIQUES

Dans ce  chap ' i t re  nous  te rminerons  l 'é tude des  ar t j c les  en t repr ise
dans le  chap i t re  p récédent  en  examinant  leurs  emp ' lo is  que nous  avons  qua-
I i f jés  de  "s ingu ' l ie rs " .  Le  t ra i tement  que nous  donnerons  jc j  c lécou le  tou t
na ture l lement  de  ce  que nous  avons  pu  met t re  en  év idence jusqu, ic i .  En  par -
t i cu l ie r  l es  dé f in i t i ons  que  nous  avons  in t rodu i tes  s ,app l iquerons  sans  au-
cune  mod i f i ca t ion .

Le  premier  po in t  que nous  vou lons  aborder  es t  souvent  cons idéré  dans  les
grammai res  usue l les  comme re levant  de  la  s ty l i s t ique .  Cornment  concevo i r  en .
e f fe t  l es  p rocédures  qu i ,  pa r  un  jeu  d 'oppos i t i on  en t re  I ' a r t i c le  indé f in i
e t  I 'a r t ' i c le  dé f in i ,  permet ten t  d 'accentuer  te l le  ou  te l le  tona l i té  du  tex-
te  s i  ce  n 'es t  en  fa isan t  appe l  à  la  no t ion  de  s ty le  ?  pour tan t  i l  es t  pos-
s ib le  d ren  exp ' l iquer  le  mécan isme en se  ré fé ran t  d i rec tenrent  à  nos  dé f in i -
t ions .  E l les  rendent  compte  en  e f fe t  de  la  d i f fé rence en t re  l ,a r t i c le  indé-
f in i  e t  I ' a r t i c le  dé f in i  en  d is t inguant  deux  types  de  repérage monda in .  Le
premier dépend en fai t  complètement de la correspondance texte-monde, et  i1
y a précontact ;  et  le second est  en quelque sorte doublé par un autre repé-
rage indépendant de la correspondance, et  i l  y  a contact .
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conrne nous  le  fa is ions  remarquer  au  chap i t re  v I  l ,ex is tence d ,une
te l le  d i f fé renc ia t ion ,  permet  à  la  langue de  réa l i ser  des  e f fe ts  seconds
lo rsqu 'es t  cho is i  dé l ibérement  un  type  de  comespondance en  l ieu  e t  p la -
ce  de ' i ' au t re .  C 'es t  de  ce t te  man jère  que nous  a l lons  rendre  compte  de
l 'oppos i t ion  c ' i tée ,  ce  qu i  so i t  d j t  en  passant ,  mont re  b ien  que ' l  rana-

lyse  log ique pénèt re  tou tes  les  d imens ions  de  la  langue e t  que s i  e l le
n 'exp l ique év ider rnent  pas  tou t ,  r ien  ne  lu j  es t  to ta lement  é t ranger .

Sous  I ' i n t i tu lé  "u t i l i sa t ion  s ty l i s t i que  des  a r t j c les t l  J .C l .  Cheva-
l9ev'

l i e r  e t  a l i j  (2L7  e t  218)  no ten t  que  l ' emp ' lo i  de  l ,a r t i c le  indé f in i

"c rée  une  impress ion  de  re l ie f ,  de  s ingu la r i té "  tand is  que  I ' en rp lo i  de
I 'a r t i c le  dé f in i  "donne  f  impress ion  d 'un  monde connu" .  vo ic i  un  des
exemples  qu 'a lo rs  i1s  p roposent  :

(55 )  Par fo js  un  c r j  dans  un  s i l l on ,  c 'é ta i t  l a  musara igne  sa js ie
par la cfr-uette. (crrc ZI9) (Giraudoux)l

c 'es t ,  nous  semble - t - i l ,  en  te rme d 'oppos i t i on  en t re  l ' i ndé f in i t i on
e t  la  dé f in i t ion  qu ' i1  fau t  rendre  compte  de  ces  e f fe ts  de  s ty le .

Quand,  dé l ' i bé rément ,  c res t  l ' a r t i c le  indé f jn i  qu i  es t  cho is i ,  l ' accen t
es t  m is  su r  le  fa i t  que  c res t  l e  tex te  qu i  i so le  l ' é lément  monc la jn ,  qu i
pour ra i t  donc  ê t re  un  parmi  d 'au t res  semblab les .  Nous re t rouvons  1à  ce  que
nous  d js ions  à  p ropos  de  I ' a r t i c le  jndé f in i  à  la  f i n  du  chap l t re  p récéden t .
C 'es t  a ins i  que nous  comprenons,  e t  pensons-nous ,  nous  exp l i c i tons  ce  qu i
a  é té  appe lé  p lus  hau t  une  impress jon  de  re l ie f  e t  de  s ingu la r j té .

Une  ob jec t ion  peu t  ê t re  i c i  fa j te  à  p ropos  de  1 'exemple  c i té .  L 'a r t i c le
jndéf in i  ne  semble  pas  ê t re  re l jé  à  un  mécan isme de mjse  en  phrase.  Ce la
es t  d t  à  un  au t re  e f fe t  s ty ' l i s t ' i que  qu i  es t  l ' e f facement  d 'un  verbe ,  qu i
pour ra ' i t  ê t re  i c i  "en tendrer ' .0n  peut  paraphraser  en  e f fe t  le  début  de
1 'exemple  par  la  phrase :

(eo1  5 'en tends  par fo is  un  c r i  dans  un  s i l l on .
ce qu' i l  faut  remarquer ic i  c 'est  que le verbe infroduct i f  s,accorde à

la nature de précontact  qui  est  cel le de la correspondance marquée par l ,ar-
t i c le  indéf in i .  En  e f fe t  c res t  encore  le  tex te  qu i  évoque le  monde.

Quand,  dé l ibé rément ,  c 'es t  I ' a r t j c te  dé f in i  qu i  es t  cho is i ,  l ' accen t  es t
m js  su r  le  fa i t  que  l ' i so la t ion  de  l ' é lément  monda in  peu t  ê t re  réa l i sée
indépendamment  du  tex te .  A ins i  es t  indu i te  I ' j dée  que 1e  monde es t  connu.
Cela apparaî t  immédiatement dans les termes mêmes de notre not ion de déf i -
n i t i on .
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Le fa i t  que,  dans  l 'exemple  (sg) ,  i l  y  a i t  m ise  en  phrase sans  in te r -
vent ion  d 'un  verbe  in t roduc t iF  . ,  mér ' i te  d 'ê t re  sou l igné.  I l  nous  semble
que 1u préa.n.e d 'un verbe du type "voir"  ou "entendre" combattrai t

I ' e f fe t  recherché.  Const ru isons  par  exemple  la  phrase su ivante  :
(6  l )  Je  vo is  la  musara igne  sa is ie  par  la  choue t te .

L 'a r t i c le  dé f in i  i ndu i t  p lus  d i f f j c i l ement  
' l ' impress ion  

de  monde con-
nu car  l ' i nduc t ion  es t  tempérée,  vo i re  combat tuà  par  1a  présence c lu  verbe

"vo ' i r "  qu i  s 'accorde  i c j  avec  l r i dée  d 'évoca t ion  du  monde par  le  tex te .

L ra r t j c le  dé f in i  vo i t ' i c i  son  rô1e ,  au  n iveau  de  f  i n te rp ré ta t ion rcanTonnÉ
dans  I ' j nd ica t ion  d run ic i té  :  dans  ce  monde i1  n ' y  a  qu 'une  musara igne

e t  qu 'une  choue t te ,  vo i là  pourquo i  i 1  y  a  dé f in j t i on .  Nous  rev ' iendrons

sur  ce t te  façon  d 'u t i l i se r  I ' a r t i c le  dé f jn i  s ' i ngu l ie r  u l té r ieu rement .

I I . I I I .1 .  REMARQUE A PROPOS DU STYLE ROMANESQUE.

Avant de passer au po' int  suivant i l  nous faut pro ' longer et  appro-
fond i r  no t re  ana lyse .  L 'e f fe t  accordé  à  I ' emp lo j ,Cé l ibé ré  de  l ' a r t i c le  dé-

f jn j  é tan t  la  communica t ion  "d 'une impress ion  de  monde connu" ,  i1  se  t rou-
ve  ê t re  par t i cu l iè rement  ind iqué lo rsqu 'on  dés j re  p résenter  une f j c t jon

avec  les  mei l leures  garant ies  de  son accepta t jon .  Nous touchons là  à  un

des ressorts sty l is t iques du roman comme genre l i t téraire.  Dans un roman
tout  es t  o rdonné à  la  nécess j té  d 'une présenta t ion  la  p lus  conva incante ,
1a  p lus  ins ' i d ieuse  pour ra i t -on  d i re ,  d 'une  f i c t ion  qu i  do i t  acquér i r  l e
s ta tu t  d 'une  réa l i té  vé r i tab le .

0n  ne  peu t  qu 'ê t re  f rappé  par ' l a  co inc jdence  chrono log ique  qu i  re l i e
I 'appar i t ion  du  roman à  ce l le  des  ar t i c les .  C 'es t  là  une prern" ie r  co inc j -
dence,  car  nous  en  ver rons  d 'au t res ,  Qu i  nous  permet t ron t  peub ô t re  de

mesurer  I ' impac t  de  l ' appar i t i on  des  a r t j c les  su r  1a  langue ,  dar rs  un  sens
t rès  généra l .  Nous sommes peut  ê t re  sur  le  po in t  de  met t re  a ins j  en  év i -
dence 1a  por tée  cons idérab le  d 'une éventue l le  mod j f i ca t ion  d 'Un ' i vers ,  pour

reprendre  la  te rmino ' log ie  in t rodu i te  en  I . I .1
Nous la isserons  ce t  aspec t  des  choses  de  cô té  pour  y  reven i r  à  lo is i r

dans  no t re  conc lus ion ,  au  chap i t re  X IV préc isément .

I I . I I I .2 .  L 'ABSENCE DIARTICLE.

Le deux ième po in t  que nous  vou lons  aborder  es t  ce lu i  de  l 'absence
d'art ic le.  Dans la mesure où cette absence rend directement inopérante no-
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t re  ana lyse  qu i ,  rappe lons- le ,  s 'o r ig ine  dans  la  p résence concrè te  d ,un
déterminant,  nous ne nous étendràns que très peu sur ce point .  Nous vou-
lons seulement ef fectuer un rapprochement qui  s ' impose. 0n peut souvent
l i re  dans  les  g ranmai res  usue l les  que  l ' é l im ina i ion  de  I ' a r t i c le  es t  de
r igueur  quand tou te  p réc is ion  de  temps e t  de  l ieu  es t  ô tée .0n  peut  fo r -
muler cet te observat ion en notant que les art ic les sont produi ts concrè-
tement  par  des  épreuves  de  I 'a r t i c le  log ique e t  qu , in te rv ien t  donc  tou-
jours  a lo rs  I 'o rd re  du  monde,  dans  sa  réa l i té .  La  suppress ion  du  temps
et  du  l ieu  en t ra îne ,  la  d ispar i t ion  du  monde e t  le  mécan isme déterminat i f
res te  a lo rs  conf iné  dans  l 'o rd re  du  tex te ,  où  sa  marque es t  v ide  car  l ,a r -
t i c le  log ique  es t  abs t ra i t .

I I .  I I I .3 .  L IUNICITE NOTOIRE.

Nous a l lons  déve lopper  davantage le  t ro is ième po in t .  I l  es t  en  e f -
fet  int ime,arcnt en'rapport  avec les données de notre analyse. Nous avons
dé jà  par lé  rap idement ,  à  la  f in  du  chap i t re  V I I I  des  ind ica t jons  quant i ta -
t i ves  qu i  son t  véh icu lées  par  les  a r t i c les .  Dans  ce  qu i  su i t  nous  n ,évo-
querons  que le  cas  de  la  s ingu la r i té .  Nous avons  dé jà  no té  que l ,a r t i c le
indéf in i  pouva i t  évoquer  so i t  un  ob je t  i so lé  dont  on  ne  sa i t  r ien  par  a i l -
leurs ,  so i t  un  ob je t  que le  tex te  i so le  parmi  ses  pa i rs ,  dans  une co l lec -
t ion  qu i  e l l e  peu t  t rès  b ien  ê t re  connue  par  a i l l eu rs  (c f .  I I . I I .5 .  i n
f ine) .  I1  y  a  dans  ces  deux  cas  de  f igure  qu ,un  seu l  type  de  cor respon-
dance,  1e  précontac t .  L 'a r t i c le  dé f in i ,  lu i ,  peut  évoquer  so i t  un  ob je t
qu i  es t  connu  par  a i l l eu rs ,  so i t ,  e t  c 'es t  ce  qu i  va  nous  in té resser  i c i ,
un  ob je t  dont  l ' un ic i té  es t  no to i re  dans  le  monde.  C,es t  la  no tor id té  de
l 'un ic i té  qu i  assure  1e  repèrage de  l 'ob je t  monda in  indépendanment  de  la
correspondance, et  autor ise le contact .  Ce phénomène est  patent dans l ,ex-
emp le  su ivan t :

(61)  I l  y  a  une  é to i le  p rès  de  la  lune .
I l  s 'ensu i t  que  tou te  poss ib i l i t é  d 'assure r ,d  F io r î  I ' un jc i té  d ,un  é lé -

ment  monda in  indu i t  un  contac t  e t  conrnande l 'appar i t ion  de  I 'a r t i c le  dé f in i .
C 'es t  le  cas  lo rsqu 'es t  u t i l i sé  un  super la t i f  re la t i f ,  cora te  par  exemple

dans la  phrase su iVante  :
(ga )  C 'es t , l a  rou te  la  mo ins  longue .

Parmi  tou tes  les  rou tes  poss ib les ,  i l  n ,y  en  a  qu ,une qu i  es t  mo ins  lon-
gue que tou tes  les  au t res ,  e t  c 'es t  l ' un ic i té  de  l ,é lément  max imum dans ce t
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ensemble ordonné qui  assure un repérage indépendant lequel  autor ise le
con tac t  sanc t ionné  par  l ' appar i t i on  de  I ' a r t i c le  dé f in i .

( I l  nous  fau t  i c i  ouv i i r  une pe t i te  paren thèse:  la  fo rmula t ion  du  su-
per la t i f  re la t i f  semble  indu i re  qu ' i l  y  a  tou jours  un  é lément  max imum dans
un ensemble  ordonné,  a lo rs  que cec i  n 'es t  pas  v ra i  en  généra l .  Tout  se  pas-
se  en  fa i t  conme s i  la  langue ne  mai t r i sa i t  b ien  que les  o rdres  possédant
un élément maximum. Nous pensons que nous touchons peut être là un aspect
archa ique de  l 'un ivers  de  la  langue) .

Pour  b ien  fa i re  sent i r  le  p rob lème venons-en à  une au t re  façon drassu-
rer  âpr ro r i  l ' un ic i té  de  l 'é lément  monda in ,  qu i  cor respond à  l lemplo l  em-
pha t ique  de  l ' a r t i c le  dé f in i ,  nous  pour r ions  d i re  de  I ' a r t i c le  év idemment
déf jn i .  Quand par exemple on évoque :

(6+) Le Sauternes |}
on  comprend  que  c 'es t  du  "cha teau  d 'yquem, 'qur i1  s ,ag i t .  I l  y  a  là  sous_
jacente une structure d 'ordre,  peut être non l inéaire,  mais admettant
néanmoins un élément maximum I  le c lassement des crus en Bordelais en té-
moi gne.

Nous pensons que c 'es t  un  mécan isme de ce t  o rdre  qu i  indu i t  I ' emplo i
de  l 'a r t i c le  dé f in i  pour  assurer  la  fonc t ion  emphat ique.  I l  y  a  tou jours
en amont  l ' i dée  d 'une éche l le  de  compara ison dans  laque l le  on  veut  s i tuer
en  pos i t ion  ex t rème l ,ob je t  qu i  es t  évoqué.

Le  prob lème de la  maî t r i se  des  s t ruc tu res  d ,o rdre  par  la  langue peut
a lo rs  t rès  fac i lement  ê t re  mis  en  év idence.  Pour ra i t -on  évoquer

(65) Le v. in
dans le même esprit gourmet que précédemment ?

Ce la  n 'es t  pas  poss ib le  ca r  i l  n 'ex is te  pas  d 'é lément  max in rum obJec t i f
dominant  tous  les  c rus  sans  except ion .  Nous avons  ic i  une s t ruc tu re  d ,o r -
dre qui  ne possède pas d 'é lément maximum.

I I . I I I .4 .  LES EMPLOIS GENERIQUES.

Nous en arr ivons maintenant au quatr ième et  dernier polnt  que nous
vou l ions  évoquer  dans  ce  chap i t re .  Nous a l lons  examiner  en  dé ta l l  un  em-
p lo i  des  a r t i c les  don t  nous  n 'avons  pas  par lé  jusqu , i c i ,  l , emp lo l  d i t  géné-
r ique.  Nous ver rons  que là  encore ,  nos  dé f in i t ions  permet ten t  d téc la i re r  le
sujet '  et  cela sans leur apporter aucune modif icat ion.
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Prenons la  p récaut ion  de  dé f in i r  les  l im i tes  de  l 'emplo i  génér ique.
Cet te  qua l i f i ca t ion  dér ive  de  la  no t ion  ph i losoph ique de  genre  subs tan-
c ie l .  E l le  serv i ra  donc  à  qua l i f ie r  les  cas  où  le  dé terminé es t  un  genre
subs tanc ie l  comme dans 1 ,exemp1e su ivant  :

(es) t 'homme est mortel .
ce  n 'es t  pas  un  homme au s ingu l ie r  qu i  es t  i c i  évoqué mais  le  genre

"homme" .  Le  genre  subs tanc ie l  n 'a  pas  à  ê t re  qua l i f ié  en  nombre :  i1  y
a  tou jours  un ic i té  des  types  idéaux ,  ce  qu i  indu i t  peut  ê t re  l .a f f in i té
de 1 'a r t i c le  dé f in i  avec  ce  genre  de  dé terminé,  e t  on  n ,a ,  à  p roprement
par le r ,  d 'emp lo i  génér ique  qu ,au  s ingu l ie r .

Considérons 
' l  'exemple suivant :

(6T) Les honunes sont mortels.
I l  n ' y  a  pas  i c i  d 'emp lo i  génér ique  au  sens  s t r i c t  ca r  le  su je t  n ,es t

pas ' le  type  idéa l  de  I 'hornne mais  la  co l lec t ion  des  hommes.  Cet  exemple
re lève  d 'une au t re  approche,  même s ' i l  ten t  à  s ign i f ie r  la  même chose.
Nous a l lons  y  reven i r .

Nous avons  dé jà  no té  l 'a f f in i té ,  qu i  para i t  na ture l le  aux  tennes  de
no t re  ana lyse ,  de  l ' a r t i c le  dé f in i  avec  l ,emp lo i  génér ique  :  I ' un ic i té
du  type  jus t i f i e ,  comme dans  l ' exemple  (ee) ,  1 ,u t i l ' i sa t ion  d run  con tac t .
Cependant  i l  ex is te  des  emplo is  génér ' iques  marqués  par  I 'a r t i c le  inc lé -
f in i .  En  vo ic i  un  exemple  :

(e8)  Un so lda t  f rança is  ignore  la  fa t ique.  (q r_rc  218) .
Ce qui  est  ic i  évoqué c 'est ,  b ien évidef i rnent le type, et  non un solc lat

parmi  d 'au t res .

Notons  tou t  de  su i te  qu ' i l  faudra i t  appréc ie r  à  sa  jus te  va leur  la  p ré-
sence d 'un  ad jec t i f  qua l i f i ca t i f .  Nous  rev iendrons  sur  ce t te  ques t ion  dans
not re  conc lus ion ,  au  chap i t re  XV préc isément .  I c i  nous  cons idérons  que les
exemples suivants correspondent tous à des emplois génér iques :

(es1  Le  so lda t  f rança is  ignore  
' la  

f  a t ique.
(To)  Un so lda t  ignore  la  fa t ique.
( f r )  Le  so lda t  ignore  la  fa t igue.

Nous pouvons constater,  sur ces exemples,  l ,existence de deux modes
d 'emp lo i  génér ique ,  l ' un  assuré  par  l ' a r t i c le  indé f in i ,  l rau t re  par  l ra r -
t i c le  dé f in i .  Ce qu i  es t  cormun à  tou tes  ces  phrases  c 'es t  l ' évocat ion
d 'un  monde t rès  par t i cu l ie r .  Nous appe l le rons  MONDE DES TYpES (au .sens
s t r i c t )  la  réun ion  de  tous  les  genres  subs tanc ie ls .  Les  é léments  du  monde
des types  sont  donc  tous  des  ind iv idua l i tés  s ingur iè res .
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0n peut alors,  en prolongeant naturel lement ce que nous avons di t  au
chap i t re  p récédent  de  1 'oppos i t ion  en t re  indéf in i t ion  e t  dé f in i t ion ,  ten ter
de  d i f fé renc ie r  1 'emplo i  génér ique indéf in i  de  I 'emplo i  génér ique dé f in i  de
la  man ière  su ivante .

Dans le  cas  indéf in i ,  c 'es t  le  tex te  seu l  qu i  suggère  l ,ex is tence du  type
v isé .  I l  y  a  adhérence l ib re  du  tex te  au  monde des  types .  Dans le  cas  dé f in i ,
le  type  v isé  do i t  ê t re  connu par  a i l leurs .  L 'adhérence l iée  du  tex te  au  monde
des types suppose que celui-c i  existe indépendanrnent de l ,évocat ion qu,en
fa i t  une phrase.

Ces deux  poss ib i l i tés  de  t ra i tement  de  I 'emplo i  génér ique peuvent  ê t re
qua l i f iées  respec t ivement  de  nomina l i s te  e t  de  réa l i s te .  Dans le  p remier
cas  le  monde des  types  n 'ex is te  que par  ' l ' évocat ion  

qu i  en  es t  fa i te  dans
la  langue e t  dans  le  second i l  ex is te  indépendamment  de  ce t te  évocat ion .

I I . I I I .5 .  A  PROPOS DE LA QUERELLE DES UNIVERSAUX.

Nous ne  vou lons  pas  en t re r  a ins i  dans  le  dé ta i l  de  la  fameuse que-
re l le  des  un iversaux ,  ma is  nous  ne  pouvons pas  ne  pas  remarquer  i c i  ce  que
nous considérons cotnme une deuxième coîncidence histor ique. Conrne chacun
sa i t ,  1a  quere l le  des  un ive rsaux  s 'apa ise ,  ce  qu i  ne  veu t  pas  d i re  qu 'e l le
d ispara i t  (  nous  ver rons  qu 'e l le  renaî t ra  sous  une au t re  fo rme) rau  cours
du Moyen-Age. Précisément dans le temps où les art ic les apparaissent.  Tout
se  passe corme s i  1a  poss jb i l i té  de  d i f fé renc ie r  concrè tement  les  po in ts
de vue nomina l i s te  e t  réa l i s te  modéra i t  la  pass ion  qu i  marqua i t  auparavant
le  débat .  I l  y  a  peut  ê t re  un  l ien  en t re  l ' i n t roduc t ion  syn tax lque qu ,es t
l 'appar i t ion  des  ar t i c les  e t  la  t rans format ion  que sub ' i t  a lo rs  le  c lé t ra t  sur
les  un iversaux .

I l  fau t  sou l igner  i c i  que ce t te  t rans format ion  ne  peut  pas  ê t re  cons i -
dérée corme une solut ion profonde. L ' introduct ion des art ic les va pernret t re
un déplacement du problème, un approfondissement de sa comprélrension nrais
en aucun cas  l ré labora t ion  d 'une so lu t ion  dé f in i t i ve .

Si  on sraccorde avec Gi lson (rEt)  on doi t  at t r ibuer à Abélard (rots- t t+J)
le premier exposé nominal iste cohérent,  qui  dépasse en profondeur,  et  de
lo in ,  les  vues  de  Rosce l in  tou t  en  les  rééqu i l ib ran t .  L roeuvre  drOccarn
( lZIÔ-13t3)qui  est  souvent évoquée à ce sujet  est  drune nature dl f férente.
Sur  le  p r inc ipe  nomina l i s te  i l  ne  d i t  r i en  de  p lus  qu 'Abé la rd  e t  son  o r i -
g ina l i té  rés ide  dans  I ' express ion  ex tens ionne l le  qu , i l  donne  à  sa  pensée .
P lu tô t  que de  par le r  de  l 'horme ( réa l i sme) ,  d run  horme (nomina l i sme in ten-
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s ionne l )  i ' l  par le ra  des  hormes (nomina l i sme ex tens ionne l ) .  Des  t ro is
fo rmules  su ivantes ,  i l  cho is i ra  la  t ro is ième :

(66) L 'homme est mortel .
(I[) Un homme est mortel.
(6f)  Les hommes sont mortels.

Ceci  est  important car i l  y  a alors tendance à fa i re disparaî t re par

- . . ._,  - ,1à I 'emploi  génér ique, au sens propre,  pour lu i  subst i tuer un ernploi  pse,rJ6,
qet-e.tiave--  \ /  q IJ 'on  pour ra i t  qua l i f ie r  d 'ensembl is te .  C 'es t  la  co l lec t ion  des  hormes

qu i  p rend la  p lace  du  genre  subs tan t ie l .  Ce la  cor respond peut  ê t re  à  la
vocat ion  pro fonde de  I 'a r t i c le  à  l rex tens ionna l isme.  Que l ,on  songe par
exemple  à  la  na ture  de  pur  -  ex is te r  de  l 'a r t i c le  log ique,  Qu i  en  fa i t
le prototype de l 'é lément,  au sens que prend ce terme en théor ies c les en-
sembles .

I I . I I I .6 .  LA  MONTEE DE L 'EXTENSIONNALISME.

0n observe  a lo rs  la  permanence d 'une évo lu t ion  de  l ,un ivers  de  la
langue.  L 'appar i t ion  des  ar t i c les  ne  do i t  pas  ê t re  compr ise  conrne l , inau-
gura t ion  d 'un  nouve l  un ivers  qu i  sera i t  s tab le  pour  un  cer ta in  temps,  ma is
conune le début d 'un nouveau mouvement de l 'univers or ienté dans une cer-
ta jne  d i rec t jon .  Le  dynamisme de la  langue dans  son in te rac t jon  avec  la
pensée,  do i t ,  nous  semble- t - i1 ,  ê t re  a ins i  compr is .  En e f fe t  on  peut  ob-
server  qu ' i l  n 'y  a  eu  que dép lacement  du  prob lème.  Quand on  a f f i rme que
les hormes sont mortels évoque-t-on un donné expér imental  qui  est  par na-
tu re  jamais  dé f in i t i vement  conc luant ,  ou  une lo i  un iverse l le  ?

0n débouche a lo rs  sur  la  ques t ion  de  la  concept ion  po ten t je l le  ou  ac-
tue l le  de  l r in f in i ,  pour  s 'expr imer  de  man ière  moderne.  Dès  le  X IVme s iè -
cle des mathématic iens se sais issent du problème, par exemple Thomas Bra-

wardine dont l 'oeuvre est  évoquée par J.P. Colet tS:€l  faut  noter que ces
deux concept ions de l ' inf in i  peuvent t rès bien se di f férencier au moyen des
ar t i c les  indéf in i  ou  dé f in i .  Que l 'on  méd i te  les  exemples  su ivants  :

(6f)  Les hommes sont mortels.
(T3) Des hommes sont mortels.

I l  nous  semble  qu 'appara î t  a ins i  de  p lus  en  p lus  I 'adéquat ion  de  l ,a r -
t i c le  à  l ' express ion  ex tens ionne l le  des  ca tégor ies  de  la  pensée.  La  vér i -
tab le  co inc idence h is to r ique es t  peut  ê t re  ce l le -c i .

I l  fau t  no ter ,  qu 'au  fond,  c 'es t  tou jours  la  ques t ion  de  la  ph i losoph ie
conceptue l le  qu i  eSt  posée.  Que ce  so i t  en  te rme d 'un iversaux  ou  de  co l lec -
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t ions  ac tue l lement  in f in ies ,  peut -on  d i re  s i  ou i  ou  non on  a t te in t  le
concept ?

Nous voyons ' la  ques t ion  évo luer  au  cours  du  temps e t  l ' appar i t ion  des
art ic les est  peut être un moment important de cette évolut ion.  Nous tou-

chons  là  le  p rob lème d 'une  mod j f j ca t ion  de  l ' un ive rs  de  la  langue  où  i l
y  a s imultanément réor ientat ion de la pensée par t ransformat ion des mo-
da l i tés  de  son express ion  dans  1a ' langue e t  mod i f i ca t ion  de  la  langue
sous  la  p ress ion  de  l ' ac t i v i té  cogn i t i ve .

Notons  au  passage que la  ques t ion  de  l ' i n f in i  cond i t ionne auss i  le  dé-
ba t  en t re  c lass ic isme e t  in tu i t ionn isme en log ' ique  dont  nous  avons  dé jà
vu  en  I . I I I .5 .  qu ' i1  in f lua i t  su r  la  no t ion  de  con tac t .  La  nécess i té  de
considérer alors un fragment borné du monde relève aussi  de la quest ion

de  I ' i n f in i .

Avant  de  conc lu re  en  donnant  que lques  dé f in i t ions  on  do i t  i c i  remar -
quer  que l ro r ien ta t ion  ex tens ionna l is te  de  l 'un ivers  de  langue,  à  suppo-
ser  qu 'e l le  so i t  reconnue,  ru ine  tou te  ten ta t i ve  d 'exp l i ca t ion  subs tan-
t ie l le  de  la  dé terminat ion .  Quand on  par le  de  "coupure"  dans  la  "subs-
tance"  du  nom,  e t  ce  que  l ton  so i t  réa l i s te  ou  nomina l i s te ,  on  é r ige  le
modèle génér ique en arch&ype, ce qui  est  pour le moins sujet  à caut ion.
I l  nous faudra revenir  sur ce problème au chapi t re XV. Notons simplement
ic i  que nous  avons  peut  ê t re  par  là  une exp l i ca t ion  de  la  s ingu la r i té  des
grarnmai res  d 'espr i t  Gu i l laumien parmi  les  au t res .

I I .  I I I .7 .  QUELQUES DEFTNIT IONS.

Venons-en aux déf in i t ions annoncées :

Nous appel lerons MONDE DES TYPES (au sens large) soi t  la réunion de tous
les  genres  subs tan t ie ls .  (mon.de  des  types  au  sens  s t r i c t ) ,  so i t  la  réun ion
de toutes les col t . . t iâh'sï3?ff i jets.  Cette nouvel le déf in i t ion va nous per-

met t re  de  proposer  une dé f in i t ion  de  l 'a r t i c le  génér ique,  Qu i  dépasse le

sens  propre  de  ce  qua l i f i ca t i f  pour  recouvr i r  auss i  I 'express ion  ex ten-
s ionne l le  des  types  qu i  en  es t  en  que lque sor te  une ré incarnat ion .

Nous appel lerons ARTICLE GENERIQUE le mot qui  marque dans la langue

l 'épreuve de  I 'a r t i c le  log ique dans  le  monde des  types  au  sens  la rge .

Si  on défend une concept ion intensionnel le du monde des types qui  est

alors const i tué par les genres substanciels,  on obt ient  un ernploi  géné-

r ique au  sens  s t r i c t  de  l 'a r t i c le ,  qu i  sera  indéf in i  ou  dé f in i  se lon  le
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par t i  qu :on  veut  p rendre  en t re  nomina l j sme e t  réa l j sme.  S i  on  dé fend une
concept ' ion  ex tens ionne l le  du  monde des  types  qu i  es t  a lo rs  la  co l lec t ' ion
de tous  les  ensembles ,  on  ob t ien t  un  emplo ' i  pseudo-génér ique avec  u t i l j -
sa t ion  de  I ' a r t i c le  dé f in i  p lu r ie l .

Au  te rme de ce  chap i t re ,  e t  de  no t re  seconde par t ie ,  i l  nous  semble
que  1 'ana lyse  des  emp lo is  des  a r t i c les  que  nous  avons  appe lé  "s ingu l ie rs "
peut  cont r ibuer  à  ren forcer  l ' i n té rê t  de  no t re  approche.0n  do i t  en  e f fe t
ic j  reconnaître que nous avons un moyen d'analyser tous les emp' lo is des
ar t i c les  à  par t i r  d 'un  seu l  po in t  de  vue .0n  peu t  ce r tes  c r i t j quer  1es
déf in i t ions  que nous  avons  données e t  nous  voudr ions  en  fa j re  seu lement
les  témoins  de  no t re  ré f lex ion  en  espérant  qu 'e l le  pu isse  ê t re  appro fon-
d ie .



I  I  I  .  TROISIEME PARTIE.  ANALYSE DES ADJECTIFS DETERMINATIFS

I I I .O ,  PREAMBULE

I I I .O .O.  PLAN DE CETTE fARTIE.

.  Dans ce t te  t ro is ième par t ie  nous  a l lons  ana lyser  ces  dé termjnants
que nous avons appelés des adject i fs déterminat i fs quand nous les avons
dé f in i s  par  oppos i t i on  aux  a r t i c les .  Nous  su iv rons ,  du  mo ins  dans  les
deux premiers chapi t res,  1e même cheminement que dans 1a part ie précédente.
Nous y  av ions  ana lysé  les  a r t i c les  en  é tud ian t  les  ava tars  concre ts  d 'un
dé te rminan t  génér ique  que  nous  av ions  appe lé  l ,a r t i c le  log ique .  c 'es t  ce
même ar t i c le  

' log ique 
qu i  commandera  l 'examen que nous  a l lons  main tenant

en trepren dre.

Cet  examen é tan t  o rdonné à  no t re  souc i  d 'é tab l i r  une c lass i f i ca t ion  d i f -
fé renÈie l le  des  dé terminants ,  nous  l 'e f fec tuerons  en  u t i l i san t  une fo is  de
p lus  les  ca tégor ies  généra ' les  d 'épreuve,  de  comespondance,  de  précontac t
e t  de  contac t .
.  Nous  é tud ie rons  success ivement  1es  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  posses-

s i fs ,  e t  nous  rendrons  a lo rs  compte  de  leurs  a f f in ' i tés  avec  l ,a r t i c le  dé-
f in i  (chap i t re  X) ,  Pu is  les  ad jec t ' i f s  dé termina t i f s  qu i ,  ou t re  la  dé ter -
mina t ion '  assurent  p lus  ou  moins  exac tement  une fonc t jon  de  quant i f i ca t jon .
Nous  ver rons  qu ' i l  y  a  i c i  mat iè re  à  s imp l i f i ca t ion  dans  la  c lass j f i ca t jon
t rad i t i onne l le  (chap i t re  X I ) .  I l  nous  res te ra  à  ana lyser  les  ad jec t i f s  re -
la t j f s ,  i n te r roga t i f s  e t  exc lamat i f s  (chap .  X I I ) .

I I I .O.1 .  ESQUISSE DE LA NOTION DE PSEUDO.DTTERMINANTS.

Dans le  dern ie r  chap i t re  de  ce t te  par t ie  no t re  méthode,  gu i  res te ra
essen t je l l ement  la  même,  p rendra  une  au t re  a l lu re .  I l  ne  s 'ag i ra  p lus  d ,é -
p rouver '  d 'une  man iè re  ou  d 'une  au t re ,  I ' a r t i c le  log ique  ma is  de  s ' j n te r -
roger  sur  les  moyens que la  langue peut  u t i l i se r  pour  jouer  sur  les  no-
t ions  d ' i ndé f in i t i on  e t  de  dé f in i t i on .  Les  dern ie rs  dé te rminan ts ,  que  nous
examinerons alors,  seront analysés en ces termes et  nous en verrons la
raison profonde à ce moment là.

Dès avant  1e  chap i t re  X I I ,  consacré  à  l ,examen des
intemogat i f  s et  excl  amat i f  s et  du déterminant te l  ,  i  l
la profonde di f férence qui  sépare ces déterminants de
étud iés  auparavant .  I l s  ne  sont  pas ,  nous  le  ver rons ,

ad jec t i f s  re la t i f s ,

fau t  sou l igner  i c i
tous  ceux  qu 'on  aura
des  avatars  de  I 'a r -
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t i c le  log ique e t  i l s  ne  re lèvent  donc  pas  de  la  même fonc t ion  dé termjna-
t j ve .0n  ne  peu t  pas  les  ass im i le r  ra i sonnab lement  à  des  a r t i c les ,  e t
ce la  t ranspara i t  dans  la  syn taxe  où  I 'on  cons ta te  des  emplo is  où  les
ar t j c les  dé f in i s  ou  indé f in i s ,  se ' lon  les  cas ,  leu r  son t  acco lés .

Nous ten terons  d 'exp l i c i te r  ce la  en  dé ta i l  quand i1  sera  temps.  Nous
vou l ionsn en  évoquant  dès  main tenant  ce  prob lème,  a t t i re r  l ' a t ten t ion  sur
la  na ture  d i f fé ren te  de  ces  dé terminants .  Ce la  nous  amènera  à  in t rodu i re
la not ion de pseudo-détermjnants pour bien en rendre compte.

I I I .0 .2 .  EXTENSION DE LA VALIDITE DE L 'APPROCHE LOGIQUE.

Tout  cec i  ind ique que 1e  chap i t re  X I I  sera  d i f fé ren t  de  ceux  qu ' i
l ron t  p récédé.  Cependant  no t re  ana lyse ,  b ien  qu 'exercée dans  une au t re
perspec t ive ,  res te ra  fondée essent je l lement  sur  les  d jsc r im ina t ions  que
proposent  les  no t ions  généra les  in t rodu i tes  au  chap ' i t re  V I .  Ce fa i t  cons-
t i tue  pour  nous  une  nouve l le  p reuve  de  l ' i n té rê t  qu 'on  a  à  les  in t rodu i re .
E l les  cons t i tuent  en  e f fe t  la  t rame d 'un  appare i l  théor ique qu i  à  lu i
seu l  peut  serv i r  à  exp l i c i te r  les  emplo is  de  tous  les  dé terminants  même
de ceux qui ,  comme les pseudo-déterminants dont nous venons de par ler ,
ne  son t  pas  ass im i lab les  à  des  a r t i c les .

Se t rouvera  a ins i  man i fes té  le  fa i t  que no t re  ana ' l yse  dépasse le  ca-
dre des art ic les et  des déterminants qui  peuvent en être rapprochés et
qu 'e1 le  es t  adaptée  au  t ra i tement  généra l  de  la  dé terminat jon .

I I I .O .3 .  DERNIER AVERTISSEMENT.

Nous reprendrons  ic i  l ' aver t i ssement  donné en  I I .0 .3 .  I l  sera  en
ef fe t  man i fes te  que 1es  ébauches exp l i ca t i ves  que nous  présenterons  sont
tou t  au  p lus  des  hypothèses  qu i ,  au  mieux ,  mér i te ra jen t  d 'ê t re  é tud iées .
Nous nous éloignons en ef fet  du foyer logique qui  a généré notre méthode
et  vo ic i  qur in te r fè ren t  de  p lus  en  p lus  des  phénomènes qu i  son t  en  so i
é t rangers  à  la  dé terminat ion  mâme s ' i l s  en  cond i t ionnent  la  réa l j sa t ion .
L 'ac t ion  c lass i f i ca t r i ce  de  nos  concepts  va  ê t re  tempérée par  l , . in te r -
vent ion  inc idente  de  mécan ismes par t i cu l ie rs  que nous  appe ' l le rons  les  mé-
d ia t ions  démonst ra t i ves  e t  possess ives ,  e t  la  quant i f i ca t ' ion  au  sens  s t r i c t .
C'est  d i re que nos analyses ne seront pas des analyses complètes des dé-
te rminants  démonst ra t i f s ,  possess i fs  ou  quant i ta t i f s .  B ien  des  choses  se-
ron t  ignorées ,  pu ' i sque nous  ne  re t iendrons  ic i  que ce  qu i  peut  ê t re  ca-
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rac tér isée ,  à  leur  su je t ,  au  te rme d 'épreuve de  l ,a r t i c le  log ique.  Not re
é tude res tera  par t ' ie l le  parce  que une fo is  encore  nous  ne  vou lons  pas  dé-
border du cadre de notre propos.

. I  I  I i  I  I  CHAPITRE DIX  -  LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS ET
POSSESS I  FS

I  I  I  .  I .0 .  NOTION DE "DEFINIT ION MEDIATE" .

Ce chap i t re  sera  consacré  à  l 'é luc ida t ion  des  emplo is  des  ad jec t i f s
démonst ra t i f s  e t  possess i fs .  T rad j t ionne l lement  ces  dé termjnants  sont  dé-
f in i s  par  compara ison  avec  l ' a r t i c le  dé f in i .  Nous  a l lons  vo1r  que  no t re
méthode permet de rendre compte des trai ts d ' jdent i té et  de di f férence de
ce rapprochement et  d 'en déf in i r  p lus profondément 1a portée.

Cet te  dé f in i t ' i on  s 'a r t i cu le ra  au tour  de  la  no t ion  d 'a r t i c le  log ique .
L 'o r ig ine  des  d i f fé renc ia t ions  sera  donc  abs t ra i te  e t  ce t te  façon de  fa j re
qu i  p lace  1es  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess j fs  sur  le  même p lan  que
les  ar t i c les  concre ts ,  dont  i l s  ne  sont  pas  des  dér ivés ,  se  révè le ra  t rès
f ruc tueuse .  En  par t i cu l ie r ,  au  de1à  de  I ' ana lyse  i c i  t ransc r i te ,  nous  de-
v rons  nous  in te r roger  sur  la  va l id j té  de  cer ta ins  embranchements  que pose
la grarnmaire générat ive dans sa théor ie des déterminants.  Nous reprendrons
cet  aspec t  du  prob lème dans  no t re  conc lus ion  au  chap i t re  X IV.

En  I I . l I . 1 .  nous  avons  in t rodu i t  l es  ca tégor ies  d ' i ndé f in i t i on  e t  de  dé-
f  in i t ion .  I  I  s 'ag issa ' i t  a lo rs  de  d i f fé renc ie r  cornmodément  les  e f fe ts  des
deux types de correspondances que sont le précontact  et  le contact .  Nous
av ions  fa i t  remarquer  que la  no t ion  de  dé f in i t ion  é ta i t  suscept ib le  de  va-
r ia t ions .  En e f fe t  la  dé f in i t ion  assurée par  le  t ruchement  de  I 'a r t j c le
dé f  in i  é ta i t  d 'un  t ype  par t i cu l ie r .  Nous  l ' avons  qua l i f  i ée  d , imméd ' ia te ,  ce
qu i  s ign ' i f  ia i t  que l 'é lément  monda jn  du  contac t  é ta i t  repéré ,  d ,une man. iè re
qu i  é ta i t  indépendante  de  1 'évocat ion  monda ine  réa l i sée  par  la  cor respon-
dance (contac t  ob l ige) ,  de  man ière  inméd ia te .  Aucune procédure  de  repérage,
dont  la  marque sera i t  observab le  dans  le  tex ten  n 'é ta i t  u t i l i sée .

Nous al lons déveloprevmaintenant quelques exemples de tel les procédures.
E l les  assureron t  des  dé f in i t ions  que nous  qua l i f ie rons  de  méd ia tes  e t

c 'es t  en  inventor ian t  les  méd ia t ions  poss ib les  des  contac ts  que nous  déve1op-
perons notre analyse des adject i fs démonstrat ' i fs  et  possessi fs.  Remarquons
tout de sui te que nous reprendrons donc, à la di f férence que nous venons de
noter  p rès ,  les  te rmes généraux  de  l 'ana lyse  des  ar t i c les .  En e f fe t ,  Qu j
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d i t  "con tac t "  renvo ie  à  la  no t ion  d 'a r t i c le  log ique pu isque nous  avons
dél ibérément chois i  de rendre compte des correspondances en suivant le
cours  de  l 'épreuve.

Nous al lons successivement élaborer deux types de médiat ion des con-
tac ts ,  Qu i  se  révè le ron t  ê t re  des  exp l i ca t ions  convenab les  des  emplo is
des  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs .  I l  ex is te  peut  ê t re  d ,au t res
types  de  méd ia t ion  mais  nous  n 'avons  pas  à  les  cons idérer  i c i .

Nous  procèderons  de  man ière  p lus  d j rec te  que dans  le  cas  de  l ,ana lyse
des art ic les.  Plutôt  que de donner successivement une construct ' ion d
pr t 'o r i ,  une  app l ica t ion  de  ce t te  cons t ruc t ion  à  la  dé termjnat ion  exami - .
née ,  une  dé f in i t i on  e t  l a  jus t i f i ca t ion  de  ce t te  dé f in i t i on ,  nous  i rons
dro i t  au  fa i t .  Nous  proposerons  d i rec tement  la  cons t ruc t ion  de  la  méd ja-
t ion  env jsagée  e t  donnerons  t rès  v i te  la  dé f in i t i on  qu . i  s 'ensu i t .  I l
nous  semble  en  e f fe t  inu t i le  de  sou l igner  i c i  le  sens  de  la  démarche e t
de  reprendre  des  jus t i f i ca t ions  qu i  res ten t  iden t iques  à  ce l les  invoquées,
au  su je t  des  a r t i c les ,  en  I I . I I .4 .

I I I . I .1 .  PREMIERE MEDIATION DU CONTACT.

Examinons donc sans détour la médiat ion du contact  que nous appel ' le-
rons la médiat ion démonstrat ive.  Cette médiat ' ion démonstrat ive sera un
moyen drassurer  une dé f in i t ion  ass is tée ,  où  une in te rvent ion  es t  néces-
sa i re  pour  ident i f je r  (de  man ière  indépendante  de  la  cor respondance)  l ' é -
lément  monda in  du  contac t .  La  nécess i té  de  ce t te  observa t ion  se  t radu i t
concrè tement  dans  1a  syn taxe par  I 'u t i l i sa t ion  d 'un  dé terminant  qu i  d i f -
fè re  de  I ' a r t i c le  dé f in i .

Le  po in t  c lé  es t  donc  le  su ivan t  :  l e  monde te l  qu ' i1  es t  avan t  l ,énon-
c ' ia t jon  (ce t te  an tér io r i té  n 'é tan t  qu 'une façon conrnode d 'expr imer  I ' i r rdé-
pendance)  ne  permet  pas  d 'assurer  l ' i so la t ion  de  l 'é lément  monda in  du  con-
tac t .  C 'es t  a lo rs  l ' énonc ia t ion  e l le -même,  en  ver tu  de  la  t ro is ième pro-
pr ié té  fondamenta le  du  tex te  que nous  avons  fo rmulée  en  I . I I .g .  ( la  p ro-
pr ié té  d r in tégra t ion  du  tex te  dans  le  monde) ,  Çu i  t rans forme le  monde en
1u i  permet tan t  ce t te  i so la t ion .  Le  fa i t  que le  tex te  so i t  énoncé,  c ,es t
à  d i re  qu ' i l  y  a i t  e f fec t i vement  phrase,  es t  un  évènement  du  monde e t
fa i t  donc  par t ie  de  ce t  o rdre .  Le  tex te  n res t  p lus  une évocat ion  du  mon-
de qui  pourrai t  être considérée comme transcendante,  mais un élément du
monde.
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La méd ia t ion  démonst ra t i ve  es t  la  mise  en  oeuvre  de  ce t te  inser t ion  du
tex te  dans  le  monde.  Prenons des  exemples  pour  b ien  i l l us t re r  ce la .  Con-
s idérons  la  s i tua t ion  monda ine  su ivante .  Deux locu teurs  sont  en fermés
dans une pièce qui  comporte deux issues :  une porte à droi te et  une porte
à  gauche.  Un des  deux  locu teurs  demande à  l 'au t re  d 'ouvr i r  une de  ces
deux por tes .  I l  peu t  d i re  :

( l+)  Ouvre la porte de droi te.
Dans  ce  cas  l ' a r t i c le  dé f in i  co r respond  à  la  réa l i sa t ion  d 'un  con tac t

immédia t -  Dans ce  monde,  te l  qu ' i l  es t  indépendamment  de  l 'énonc ja t ion ,
i ' l  n ' y  a  qu 'une  seu le  por te  de  d ro i te  e t  l a  dé f jn i t i on  es t  poss jb le  d . i -
rectement.

11  peu t  d i re  auss i  :
( f f )  0uvre cet te porte.

ma is  dans  ce  cas ,  s imu l tanément  à  l ' énonc ia t ion ,  une mod i f i ca t ion  du  monde
est  in t rodu i te .  Qu 'e l le  cor responde à  un  ges te  dés ignateur  de  la  ma in ,  ou
au fa i t  que l 'énonc ia t ion  a i t  l i eu ,  sans  ges te  assoc ié ,  à  p rox imi té  in rné-
d ia te  de  la  por te  de  dro i te ,  ce  qu i  su f f i t  à  la  dés igner ,  es t  un  phénomè_
ne second.  I l  y  a  b ien  des  man ières  de  réa l i ser  la  mod j f i ca t jon  monda ine
ic j  nécessa i re .  ce  qu i  impor te  c 'es t  que  ce t te  mod i f i ca t ion  es t  l i ée  à
l 'énonc ia t ion  d 'un  tex te  qu i  indu i t  une t rans format ion  concrè te  du  monde,
observable en termes propres à son ordre.

Nous  pensons  que  ce t te  façon  d 'u t i l i se r  1e  jeu
monde permet de rendre compte d,une manière unique
ject i f  démonstrat i f ,  antér ieurement aux var iat ions
vent prat iquement être reconnues.

Pour  donner  une idée du  vér j tab le  fo isonnement  qu i  peut  i c i  se  man i fes-
te r  i l  su f f i t  de  méd i te r  que lques  exemples .  En  vo jc i  que lques  ungqu , i l
faut  a jouter à I 'exemple (  T5) dont nous avons déjà vu une double lecture
poss ib le .

( f s )  Ce  co l i s  es t  f rag i le .  (E t ique tage  d ,un  co l i s )
(  f l )  Cet te  p rov ince  es t  be l le .
(7S)  Nous les  a t tendons,  ce  mat in .
(+s1  Je  vous  donne ce t te  photo  (contenue dans  ra  main) .

Dans ces  quat re  cas  on  ne  peut  par le r  de  dés ignat ion  que d 'une man ière
imagée.  ce  qu i  impor te  c 'es t  qu , i l  y  a i t  repérage dans  le  monde,  e t  que ce
repérage,  QUi  res te  indépendant  de  la  cor respondance ( i l  es t  réa l i sé  par

re la t i f  du  tex te  e t  du
des  appar i t i ons  de  I ' ad -
cons idérab les  qu i  peu-
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a i l leurs ) ,  cor respond à  une t rans format ion  du  monde indu i te  par  l ' énon-

c ia t ion  du  tex te .  Les  d iverses  moda l i tés  de  ce t te  t rans format jon  pour -

ra ien t  ê t re  é tud iées  mais  nous  ne  le  fe rons  pas  ic ' i .  I l  nous  su f f i t  de
pouvo i r  d i f fé renc ie r  1 'ad jec t i f  démons t ra t i f  de  I ' a r t j c le  dé f in i .

I I I . I .2 .  DEFIN iT ION DE L 'ADJECTIF  DEMONSTRATIF .

Nous appe l le rons  MEDIATI0N DEM0NSTRATIVE le  p rocessus  d ' j so la t jon  de

l 'é lément  monda in  d 'un  contac t  qu i  nécess i te  une mod i f j ca t ion  du  monde,  la -
que l le  es t  une  s ingu la r i sa t ion  d run  de  ses  é léments  réa l i sée  dans  les  con-
d i t i ons  d ' i nser t ion  du  tex te  dans  le  monde.

0n  observe  que la  sé lec t ion  de  l 'é lément  monda in  es t  tou t  à  fa i t  l i b re .

L 'é labora t ion  du  tex te  permet  de  sé lec t ionner  un  que lconque ob je t  du  monde.
Nous appel lerons ADJECTIF DEMONSTRATIF le mot qui  marque dans la langue

' l ' ép reuve  
de  l ' a r t i c le  log ique  se lon  les  moda l i tés  d 'un  con tac t  méd ia t ,  re -

levant  d 'une méd ia t ion  démonst ra t i ve .

Cet te  dé f in i t ion  appe l le  deux  comrnenta i res .  0n  observe ,  p remièrement ,
que dans  l 'usage des  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  le  tex te  in te rv ien t  en  fa j t
deux  fo is .  I l  es t  d 'abord  le  l ieu  où  es t  ancrée  la  cor respondance e t ,  en
p lus ,  l ' i so la t ion  de  l 'é lément  monda in  dépend de  phénomènes monda ins  asso-
c iés  à  son  énonc ia t ion .0n  peu t  d i re ,  que  par  rappor t  aux  a r t ' i c1es , ' i 1  y  a
ren forcement  de  I 'ac t ion  du  tex te  sur  le  monde.  Ce dédoub lement  de  I 'ac t ion
du tex te  sur  le  monde es t  peut  ê t re  la  d i f fé rence la  p lus  s ' ign ' i f i ca t j ve  qu i

ex is te  en t re  les  a r t i c les  e t  les  ad jec t i f s  démonst ra t ' i f s .  Dans le  cas  des

ar t j c les ' i 1  y  a  m ise  en  rappor t  d run  mot  e t  d 'un  ob je t ,  deux  é léments  j so -

lés  du  tex te  e t  du  monde.  Dans le  cas  des  ad jec t j f s  démonst ra t i f s ,  en  p lus

de ce t te  mise  en  rappor t  ponc tue l le ,  i1  y  a  mise  en  rappor t  en t re  le  tex te
tout ent ier  et  le monde tout ent ier ,  au sens fragmentaire que prennent tou-
jours  ces  ordres ' lo rsqu 'on  les  rapproche.  C 'es t  en  e f fe t  f  in te rpré ta t jon
monda ine  d 'un  énoncé qu i  commande la  sé lec t ion  e f fec tuée dans  la  méd ia t ion
démonstrat ive.  Cette médiat ion intervient cornne qu.elque chose de surajoutée
à la  mise  en  cor respondance,  ce  qu i  es t  1 'express ' ion  même de sa  na ture  de
médja t ion .  En un  mot  l ' ana lyse  de  l 'ad jec t i f  démonst ra t i f  es t  nécessa i re -
ment pragmatique. C'est  pourquo' i  nous avons dû évoquer le contexte.

Deuxièmement i l  nous faut commenter quelque peu notre terminologie.  Nous
avons  u t i l i sé  le  qua l i f i ca t i f  "démons t ra t i f "  pour  dé f in i r  l a  méd ia t ion  in -
t rodu i te  en  ver tu  des  cons idéra t ions  déve loppées en  0 . I I I .3 .  I1  pour ra i t  y
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avojr  jntérêt  à analyser la not ion générale de &iXls en des termes pro-
ches  de  ceux  que nous  venons de  déve lopper  ma is  j l  nous  semblera i t  dange-
reux  d 'u t i l i se r  d i rec tement  1e  qua l i f i ca t i f  "dé îc t ique"  ca r  sa  s jgn i f i ca -
t ion  exac te  n 'es t  pas  f i xée .  Nous avons  pré féré  u t i l i se r  un  vocab le  com-
p1è tement  neu t ra l i sé  par  1 'usage  t rad i t i onne l  qu j  en  es t  fa j t .  Ma js  s i  ce
vocable permet de rapporter directement la médiat ion considérée au mot qu' i
marque le  contac t  qu 'e l le  au tor ise ,  i l  ne  faudra i t  pas  en  dédu i re  des  con-
s idéra t jons  su r  la  na tu re  de  la  méd ia t jon .  I l  ne  se r t  qu 'à  la  dé f jn j r .

Nous te rminons  majn tenant  no t re  é tude de  l 'ad jec t i f  démonst ra t i f  en
proposan t  à  1a  sagac i té  du  lec teur  I ' exemple  su ivan t ,  t i ré  du  tex te  d 'une
grammai re  usue l le ,  qu i  nous  para î t  p ropre  à  b jen  fa i re  ressor t j r  la  d i f fé -
rence que nous  avons  repérée en t re  I 'a r t i c le  e t  1 'ad jec t i f  démonst ra t i f .

(ao1 L'adject i f  possessi f  se comporte exactement comme cet
au t re  dé te rminan t  :  l , a r t i c le  dé f jn i .  (GLFC Z4 l ) .

I I I . I .3 .  D IUXIEME MEDIATION DU CONTACT.

Venons-en maintenant à un second type de médjat ion du contact  que
nous appe l le rons  méd ia t ion  possess ive  car  e l le  sera  mise  en  jeu  lo rs  des
appar i t ions  des  ad jec t i f s  possess i fs .  Le  prob lème in j t ia l  es t  le  même :
i l  s 'ag i t  d 'assure r  l ' i so la t ion  de  l ' é lément  monda in ,  l aque l le  n ,es t  pas
i mméd i ate .

Ce t te  fo i s -c i ,  1 'ass js tance  à  la  dé f jn j t i on  se ra  réa l i sé  par  une  mise  en
rappor t  d 'un  ob je t  monda in  qu i  sera  l 'é lément  monda in  du  contac t  avec  un
aut re  ob je t  monda in .  Ce second ob je t  monda in ,  qu ' i1  so j t  un  ê t re  an imé ou
non,  dé terminera  se lon  son genre  e t  son  nombre  des  var ja t ions  qu i  se  su-
perposeront  aux  var ia t jons  en  genre  e t  en  nombre  du  premier .  De p lus  i l
i ndu j t  en  su ivan t  les  o r ien ta t ions  de  la  m ise  en  rappor t  des  va r ia t jons
t rad i t i onne l  l ement  qua l i f i ées  de  personne l les .

Vo ic i  deux  exemples  d 'une te l le  mjse  en  rappor t  :
(A t )  Nos  é tud ian ts  son t  t rava i l l eu rs
(Ag) Ma voi ture est  en panne

0n peut noter que 1e second objet  monda' in,  auquel  est  rapporté celuj
qu i  es t  l ' é lément  monda in  du  contac t rappar t ien t  au  monde dans  leque l  l ,é -
noncé prend sens ,  ma is  qu ' i l  n 'appara i t  pas  nécessa i rement  dans  la  phrase.
ce  qu i  es t  impor tan t  c tes t  que 1a  mise  en  rappor t  es t  nécessa i re  pour
qu ' i l  y  a i t  con tac t .  s i  on  subs t i tue  I ' a r t i c le  dé f in j  à  I ' ad jec t i f  pos -
sess i f  on  ne  par le  p lus  du  même ob je t  monda jn .  Du po in t  de  vue monda in



- 96-

i l  y  a  une  d j f fé rence  en t re  " les  é tud ian ts "  e t  "nos  é tud ian ts " .  C 'es t  seu-
lement  quand la  mise  en  rappor t  es t  jmmédia te  que l 'a r t i c le  dé f in i  réappa-
ra i t .  C 'es t  le  cas  lo rsqu ' i l  y  a  rappor t  o rgan ique nécessa i re  comme dans
1 'exemple  su ivan t  :

(83 )  j ' a i  ma l  à  la  tê te .
Dans le  cas  généra l  la  mise  en  rappor t  n 'es t  pas ' immédja te  e t  un  marqua-

ge  de  son  ob je t  es t  nécessa i re .  C 'es t  ce la  qu i  j us t i f i e  les  t ransc r ip t ions
du sty le "mon cheval
de  au  fa i t  que 1 'ob je t  monda in  v isé  par  le  mot  cheva l  dans  la  p rem' iè re  fo r -
mu la t ion  es t  l ' ob je t  monda in  v i sé  par  1 'express ion  cheva l  de  mo i  dans  la
seconde,  e t  non pas  par  le  seu l  mot  cheva l .0n  vo i t  que ce  type  de  t rans-
c r ip t ion  do i t  ê t re  u t j l i sé  avec  précaut ' ion  car  i l  y  a  a lo rs  éc la tement  en
deux morceaux d 'une réa l i té  qu i  es t  jn tégrée  dans  le  cas  de  l ,emplo i  de
l ' ad jec t i f  possess i f .  0n  marque  a lo rs  en  e f fe t  d 'une  par t  l a  dé f jn i t i on ,
d 'au t re  par t  l a  p rocédure  d ,ass is tance .

I I . I .4 .  DEFINIT ION DE L 'ADJECTIF  POSSESSIF .

Nous appe l le rons  MEDIATI0N POSSESSIVE 1e processus  d ' i so la t ion  de
l 'é lément  monda in  d 'un  contac t  qu i  cons js te  à  la  met t re  en  rappor t  avec  un
second ob je t  monda in .

A  la  d i f fé rence de  ce  qu i  se  passa i t  pour  la  méd ia t ion  démonst ra t i ve ,
l ' j so la t ion  de  l ' é lément  monda in  dépend  des  re la t ions  ob jec t i ves  qu i  ex is -
ten t  dans  le  monde.  Le  tex te  ne  peut  qu ' i so le r  une re la t ion  qu i  ex js te
dé j  à .

Nous appe l le rons  ADJECTIF P0SSESSIF le  mot  qu i  marque dans  1a  langue
l 'ép reuve  de  I ' a r t i c le  

' l og ique  
se lon  les  moda l i tés  d 'un  con tac t  méd ia t ,

re levan t  d 'une  méd ia t ion  possess ive .

Nous devons maintenant nous l ivrer à deux commentaires.  Premièrement,  on
peut  observer  que comme dans le  cas  de  1 'ad jec t i f  démonst ra t i f  i1  y  a  ren-
fo rcement  de  l 'ac t ion  du  tex te  sur  le  monde.  Au de là  de  la  mise  en  cor res-
pondance '  i l  y  a  une méd ia t ion  qu i  fa i t  jn te rven j r  l ' évocat ion  par  le  tex te
du monde dans  sa  to ta l i té .  Ce la  permet  de  rapprocher  I 'ad jec t i f  démonst ra -
t i f  de  I 'ad jec t i f  possess i f ,  en  les  opposant  tous  les  deux ,  dans  les  mêmes
termes,  à  I 'a r t ' i c le  dé f in i .  Cec i  d ' i t  I ' ac t ion  ren forcée du  tex te  es t  i c i
d i f fé ren te .  A lo rs  qu 'e ' l le  é ta i t  l i b re  dans  le  cas  précédent ,  la  sé lec t jon
pouvant  opérer  l ib rement  sur  un  é lément  que lconque du  monde,  e l le  do i t  i c i
se  p l ie r  aux  re la t ions  qu i  ex is ten t  dans  le  monde.0n  par le ra  d 'une  ac t ion
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ren forcée l iée  du  tex te .  Nous res tons  b ien  sûr  dans  l 'o rd re  p ragmat ique.
Deux ièmement  nous  pensons qu ' i l  fau t  i c i  ré i té rer  les  observa t ions  que
nous avons  fa i tes  p lus  haut  sur  la  te rmino log ' ie  employée.  I l  ne  fau t  vo i r
dans  l 'usage du  mot  "possess i f "  que la  dénomjnat ion  d 'une méd ia t ion  pré-
c ise ,  e t  r i en  d 'au t re .

I I I .  I .5 .  DEUX REMARQUES.

La prem' iè re  remarque cons is te  à  examiner  la  sér ie  d i te  ton ique des
ad jec t i f s  possess i fs .  Ces  ad jec t i f s  ne  sont  pas  des  dé terminants  pu is -
qu ' i l s  ne  peuven t  assure r  à  eux  seu ls  une  mjse  en  phrase .  En  fa i t  i l s  as -
suren t ,  de  man ière  d is jo in te  de  la  dé terminat ion ,  la  méd ja t ion  qu i  au to-
r j se  le  repèrage de  l 'é lément  monda in  de  la  cor respondance.  Ce qu i  nous
para i t  a lo rs  ins t ruc t i f  c 'es t  d 'observer  que ' le  coup lage  d 'un  te l  ad jec -
t i f  avec  l ra r t i c le  indé f in i  es t  co r rec t ,  a lo rs  que  1e  coup lage  avec  I ' a r -
t i c le  dé f in j  es t  l u i  i ncor rec t .  Vo jc i  des  exemples :

( 8tr) U_n m j en cous i n va ven i r nous voi r.
(g tx  Le  mien  cous in  va  ven i r  nous  vo . i r .

Ce la  peut  se  comprendre  de  la  man ière  su ivante .  Dans le  cas  de  I ' j ndé-
f in i t ion ,  dé termina t ion  e t  mise  en  rappor t  son t  deux  procédures  d is jo in -
tes .  Tand js  que  dans  le  cas  de  la  dé f in i t j on  la  m ise  en  rappor t  pa r t i c ipe
nécessa i rement  à  la  dé terminat ion  :  pour  qu ' i l  y  a i t  con tac t  i l  y  a  néc :es- .
sa i rement  ass is tance à  la  dé f in i t jon .  Nous pensons que 1es  ad jec t . i f s  qu i
appar t ' iennent  à  la  sér ie  d i te  a ton ique des  ad jec t i f s  possess i fs  man j fes-
ten t  dans  leur  morpho log ie  ce t te  in tégra t ion  de  la  dé f in ' i t ion  e t  de  la
mise  en  rappor t .  vo ic i  une i l lus t ra t ion  de  ce t te  in tégra t . ion  :

(  gO )  Mon cous in  va  ven i r  te  vo- i r .
La seconde remarque porte sur les ef fets de sens qui  peuvent être ren-

dus  en  jouan t  avec  l ' oppos i t i on  d ,une  dé f jn j t j on ,  assurée  par  l ,a r t i c le
dé f in i  e t  d 'une  dé f jn j t i on  ass is tée  assurée  par  l ' ad jec t i f  démons t ra t j f
ou  possess i f .

Cons idérons  par  exemple  la  s i tua t ion  su ivante  :  deux  locu teurs  t ra -
va i l l en t  dans  un  ja rd in .  0n  en tend  le  d ia logue  su ivan t  :

(S+1 Donne moi  la  p ioche.
(88)  0ù  es t -e l le  ce t te  p ioche ?

Dans la  phrase (g Î )  es t  man i fes te  le  fa i t  qu ' i l  y  a  dans  le  monde,  i c i
l e  m i l i eu  phys ique  env i ronnan t ,  une ,  e t  une  seu le ,  p ioche  e t  que  sa  p ré -
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sence au tor ise  la  dé f jn i t ion .  Dans la  phrase (88) ,  où  j l  semble  que
cet te  p résence ne  so i t  pas  man i fes te  pour  tou t  le  monde,  1 'ad jec t i f  dé-
mons t ra t i f  es t  subs t i tué  à  l ' a r t i c le  dé f in i .  L 'absence  de  ia  p ioche  né-
cess i te  une  ass is tance  à  la  dé f in i t i on ,  1 'ob je t  monda in  p résumé a  beso in
pour être repéré d 'un renforcement de l 'act ion du texte.  cet  appel  à
I 'ass is tance peut  év idemment  se  réa l i ser  auss i  b ien  par  1a  phrase :

(89)  0ù  es t -e l le ,  E  p ioche ?

Ce la  mont re  l ' a f f i n i té  en t re  I ' ad jec t i f  démons t ra t i f  e t  I ' ad jec t i f
possess i fn  qu i  cons is te  se lon  nous  à  leu r  con t r ibu t jon  iden t jque  à  la
déf in i t ion  au  te rme d 'ass is tance.  I l  y  a  év idemrnent  des  nuances  qu i  sé-
parent  1es  express ions  (eg)  e t  (gg)  ma is  e l les  re lèvent  de  l ,oppos j t ion
ent re  méd ia t ion  démonst ra t i ve  e t  méd ia t ion  possess ive  qu i  es t  i c i  se-
conde.

I I I . I .6 .  LA  REPRISE ANAPH0RIQUE.

Une observa t ion  do i t  ma in tenant  ê t re  fa i te  sur  ce  que nous  appe l le -
rons  commodément  1a  repr ise  anaphor ique dont  vo ic i  deux  ' i l l us t ra t jons  :

( sc )  ce  mat in  j ' a i  vu  une  h i ronde l le .  ce t te  h i ronde l le  é ta i t
b l  anche.

(9 t  )  Ce  mat in  j ' a ' i  vu  une  h i ronde l  l e .  L 'h ' i ronde l  l e  é ta i t
b lanche .

Comment  d jscu ter  les  nuances  qu ' in t rodu isent  dans  1a  repr ise  anaphor i -
que  1es  emp lo is  de  l ' ad jec t i f  démons t ra t i f  ou  de  I ' a r t j c le  dé f jn i  ?  En
par t ' i cu l ie r  peut -on  rendre  compte  du  fa i t  que la  vers ion  (SO1 sera  en
généra1  p ré fé rée  s ' i l  y  a  repr i se  ins tan tanée  tand is  qu 'on  u t i l i se ra  p1u-
tô t  l a  ve rs ion  (91)  s ' i l  y  a  un  cer ta in  re ta rd  dans  la  repr i se  ?  I l  nous
semble  qu 'on  peu t  fou rn i r  i c i  une  exp l i ca t ion  p tus  sa t ' i s fa i san te  que  ce l le
qu i  cons is te  à  d i re  que les  deux  poss ib i l i tés  sont  au  fond équ iprobab les
e t  que le  cho ix  se  fa i t  en  fonc t ion  de  la  p rox imi té  e t  de  l 'é lo ignement
dans le texterou dans 1e temps de déroulement du texterdu sujet  de la re-
p r i se .  L 'u t i l j sa t ion  de  l ' a r t i c le  dé f in i  peu t  ê t re  décr i te  i c j  en  des
termes vo is ins  de  ceux  que nous  u t i l i s ' ions  au  chap ' i t re  IX .  I l  y  a  jnduc-

t jon  de  la  réa l i té  du  monde e t  c 'es t  b ien  un  phénomène qu i  cor respond
au re ta rd  dans  la  repr ise .  Qu ' i l  y  a i t  temps de  la tence,  avec  éventue l le -
ment  d iscuss ion ,  permet  de  penser  qu ' i1  y  a ,  avant  1a  repr ise ,  con f i rma-
t ion  de  la  réa l i té  de  l 'observa t ion  communiquée dans  la  p remière  phrase.
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Par  oppos i t i on  à  ce t  e f fe t ,  l ' u t i l i sa t jon  de  l ' ad jec t i f  démons t ra t i f ,

don t  nous  avons  d i t  qu ' i l  cor responda i t  à  une dé f in i t ion  ass is tée  qu i

nécess j te  un  cer ta jn  ren forcement  de  I 'ac t ion  du  tex te  sur  le  monde,  âc-

centue  la  s t ra tég ie  de  persuas ion  qu i  es t  su iv ie  dans  ces  express ions .

Dans  un  cas ,  i l  es t  admis  qu ' i l  y  a  b ien  rée l lement  évoca t ' i on  d 'une  h i '

ronde l le ,  e t  c 'es t  l ' a r t i c le  dé f jn i ;  dans  l ' au t re ,  on  t rava i l l e  encore

à fa j re  admet t re  ce t te  évocat jon  e t  c 'es t  l ' ad jec t i f  démonst ra t j f .

A ins i  s 'exp f ique ,  pensons-nous ,  tou t  na tu re l lement  les  te rmes  de  l ' a l -

te rna t ive  e t  en  par t i cu l ie r  le  fa i t  que l 'ad iec t j f  démonst ra t j f  conv ien t

en  généra l  à  la  repr ise  immédia te  tand is  que I 'a r t i c le  dé f jn i  conv ien t

à  la  repr ise  re ta rdée.

Que ce  so i t  une  me i l l eu re  exp l i ca t jon  que  ce l le  donnée  p lus  hau t  en

terme de prox' imité textuel le peut être mis en évidence par des contrexem-

p les  dont  on  voudra  b ien  nous  pardonner ' l ' aspec t  un  peu to r tu ré .

Cons jdérons  la  s j tua t ion  où  la  paro le  du  locu teur  es t  mjse  en  doute .

Par  exemple  un  in te r locu teur  ne  veut  pas  admet t re  qu 'une h i ronde l le  a i t

é té  observée.  Pour  cont inuer  néanmo' ins  son propos  i l  nous  semble  que le

locu teur  devra  u t i l i se r  I 'ad jec t i f  démonst ra t i f ,  ce  qu i  cor respond au  fa i t

que son observa t jon  n 'es t  tou jours  pas  admise .  0n  aura  donc  u t i l ' i sa t ion  de

l 'ad jec t i f  démonst ra t j f  dans  un  cas  de  re ta rd  de  la  repr ise  :

(9X)  Ce  mat in  j ' a i  vu  une  h i ronde l le .  ( . .  .  )  Ce t te  h ' i ronde l  l e

é ta i t  b lanche .

Cons idérons  main tenant  une s i tua t ion  où  la  paro le  du  locu teur  ne  peut

ê t re  mise  en  doute .  Par  exemple  nous  avons  le  tex te  cons ignant  des  jnd ica-

t ions  pour  une mise  en  scène.

(93)  Dans  une  cage  une  h i ronde l le .  L 'h j ronde l le  do i t  ê t re  b lanche .

0n  a  a lo rs  u t i l j sa t ion  de  l ' a r t i c le  dé f in i  dans  un  cas  de  repr i se  ins -

tan tanée.

0n  peut  ob jec ter  à  ce t  exemple  le  fa i t  qu ' i l  n 'es t  pas  de  la  même ve j -

ne  que ceux  qu i  1e  précèdent .  Ce la  es t  dû  au  fa i t  qu 'un  verbe  comme vo i r

ne  peut  in t rodu i re  un  tex te  du  genre  de  ce lu ' i  qu 'on  veut  i c i  évoquer .  Cet te

observa t ion  ren force  en  fa i t  no t re  ana lyse  car  l ' emplo i  d 'un  te l  verbe  par -

t ic ipe à une démarche évocatr ice du monde qui  ne peut correspondre à une

s i tua t ion  du  type  de  ce l le  qu i  p rés ide  à  l ' énonc ia t ion  de  (gE) .

I I . I . 7 .  A  PROPOS DT  ' 'MEME ' 'ET ' 'AUTRE".

exc lu  de  la  l i s te  t rad i t i onne l le  des  dé te rm ' i -En  0 . I I .4 .  nous  avons
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nants  les  mots  "même"  e t  "au t re"  en  nous  fondant  sur  le  fa i t  qu ' i1s  échap-
paient au champ de notre not ion de déterminat ion,  conçue en terme de mise
en phrase.  Nous av ions  a lo rs  la jssé  de  cô té  la  recherche de  la  ra ' i son  qu ' i

ava i t  b ' ien  pu  les  fa i re  cons idérer  t rad j t ionne l lement  comme des  dé termi -
nants .  Ma in tenant  nous  pouvons re lever  une a f f in i té  en t re  1es  ad jec t i f s
possess ' i f s  e t  nos  deux  " faux  dé terminants" .  Les  ad jec t i f s  possess i fs  réa-
l i sen t  une 

t tOéf in j t ion  
ass is tée"  par  1e  t ruchement  d 'une méd ia t jon  que nous

avons  appe lé  la  "méd ia t ion  possess jve" .  Ce  mécan isme aux i l j a i re  es t  en  fa j t
une  mjse  en  rappor t  en t re  deux  ob je ts  monda ins  d is t jnc ts .0n  peu t  convevo j r
un  mécan isme apparentée  qu i  aura i t  pour  bu t  de  préc iser  s i  beso in  es t  les
cond i t i ons  d ' i den t i té  ou  d 'a l té r j té  en t re  deux  ob je ts  monda ins .  Peur  ré -
pondre  à  1a  ques t ion  que sou lèvent  éventue l lement  deux  mises  en  cor respon-
dance successives ayant pour termes mondains le même objet ,  ou deux objets
de même nature  majs  d is t ' inc ts .  I l  y  a  là  une mise  en  rappor t  qu ' i  ren force
encore  l 'ac t ion  du  tex te  e t  qu i  obé j t  aux  cont ra in tes  de  l ' i dend j té  e t  de
l ' a l té r i té .  E l le  es t ,  en  p remiè re  ana lyse ,  ana logue  à  la  méd ia t ion  posses-
s ive .  En que lque sor te  on  pour ra i t  rapprocher  les  exemples  su ivants  :

(gc )  un  mjen  cous in
(gs)  le  même cous in
(se)  un  au t re  cous in

où même et autre assurent

de  mien .  Notons  au  passage

est  fondé sur  le  fa i t  que

un repèrage complémentaire du même type que celui
I  ' a f f  in i té  de  même avec  I  'a r t ' i c le  dé f  in i ,  qu ' i

l ' i den t i té  cons ta tée  suppose I '  jn t roduc t ' ion  préa-
lab le  du  premier  te rme de ce t te  ident i té .  EL auss j  I 'a f f jn j té  de  au t re
avec  I ' a r t j c le  indé f in i ,  qu i  co r respond  à  la  na tu re  nouve l le ,  en  généra1
de  I ' a l té r i té .  0n  ne  peu t  d i re  :

(gt)*  un même cousin
e t  s i  par  cont re  on  peut  d i re  :

(98 )  l ' au t re  cous in

ce la  suppose qu 'on  évoque un  coup le  fo rmé de deux  "cous ins"  e t  qu 'on  en  so i t
déjà informé.

B ien  év idenrnent ' i l  en t re  en  jeu  dans  les  emplo js  de  même e t  de  au t re  des
mécan ismes  qu ' i l  f audra i t  fa i re  in te rven i r  pour  les  exp l i c i te r  to ta lement .
Ce la  ne  nous  concerne pas  ic i .  Nous  vou l ions  s lmp lement  sou l igner  le  fa i t
qu 'on  pouva i t ,  au  de là  de  l 'exc lus ion  théor ique de  ces  deux  mots  du  champ
de la  dé terminat ion ,  comprendre  les  ra isons  qu i  les  a  fa j t  ê t re  re tenus  par
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l a  l i s te  t rad j t i onne l le .  Nous  pensons  qu 'on  ne  sava i t  peu t  ê t re  pas  t rop
où les placer dans une taxinomie des éléments du groupe du nom et que
I 'a f f in i té ,  que nous  venons de  re lever ,  avec  les  ad jec t i f s  possess i fs  a
a idé  à  leur  inser t ion ,  QUê nous  cont inuons  à  t rouver  indue,  parmi  les
déterminants .  C 'es t  seu lement  s i  on  accepte  une concept ' ion  cont ra i re  à  la
not re ,  une concept ion  la rge  de  la  dé terminat ion  qu i  . in tègre  ce  que nous
cons idérons  pour  no t re  par t  comme des  mécan jsmes aux i l ia i res  qu ,on  peut ,
à  la  l im i te ,  admet t re  une  te l le  ass jm i la t ion .

I I I . I .B .  B ILAN DU CHAPITRE DIX .

Nous ne prétendons pas avoir traité cb manrère. cornpta{,1 des em-
p lo is  des  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs .  Not re  ob jec t i f  é ta i t
seu lement  de  les  i so le r ,  en t re  eux  e t  parmi  les  au t res  dé terminants ,  dans
leur  re la t ion  d 'a f f i n i té  ou  d 'oppos j t i on .  Comme I 'a r t i c le  dé f in i  i l s  mar -
quent  des  contac ts  ma is  i l s  en  d i f fè ren t  p ro fondèment  du  fa i t  que la  dé f i -
n i t j on  qu ' i1s  réa l i sen t  n 'es t  pas  imméd ia te .  Une  méd ia t ion  es t  nécessa i re ,
comme mécan jsme d 'ass is tance  à  la  dé f in i t i on .  Tan t  que  l ,ana lyse  en  res te
à  ce t te  no t jon  de  dé f in i t i on  ass is tée  i1  y  a  une  a f f j n j té  ce r ta jne  en t re
1 'ad jec t i f  démons t ra t i f  e t  I ' ad jec t i f  possess i f ,  comme ce la  peu t  ressor t i r
pa r  exemple  de  (ee)  e t  ( f f ) .  L 'appro fond issement  de  l ,ana lyse  in t rodu i t
une  d i f fé rence  qu i  décou le  des  deux  moda l i tés  d 'ass is tance  à  la  dé f in i t i on
que  nous  avons  d is t inguées .  En  fa i t ,  i l  f audra j t  encore  poursu iv re  I ' ana-
l yse  pour  a t te ind re  le  vé r i tab le  n iveau  exp f i ca t i f ,  ma is  ce  se ra i t  a lo rs
hors  de  propos .

Nous pouvons résumer  no t re  c lass i f i ca t ion  au  moyen du  schéma c i -dessous ,
p ro longa t ion  d 'une  vers ion  s imp l j f i ée  du  schéma donné  en  I I . I I .6 .

n iveau  abs t ra i t :

n iveaux  concre ts' {

ARTICLE LOGIQUE
.t

(1 )  cas  de  l ' ' i ndé f  in i t i on  (p récon tac t )  UN

(2)  cas  de  la  dé f jn i t i on  (con tac t )

(2 .a )  la  dé f in i t i on  es t  jmrnéd ja te  (con tac t )  LE
(2 .b )  la  dé f in i t i on  requ ie r t  une  méd ia t ion

(Z .O. t1  ass is tance  réa l i sée  par  la  méd ia t ion
"démonstrat ive' ,  CE

(2 .b .2 )  ass is tance  réa l j sée  par  la  méd ja t ion
"possess ive"  MON
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Ce schéma fa i t  b ien  ressor t i r  un  fa i t  impor tan t  :  on  ne  peut  dér iver
les  ad jec t i f s  démons t ra t i f s  e t  possess i f s  de  I ' a r t i c re  dé f in i .

I l s  l u i  son t ,  ce r tes ,  apparen tés ,  ma is  j l  n ' y  a  pas  de  " f i l i a t ion"  e t
I ' ancè t re  commun es t  " l ' a r t i c le  log ique"

Nous n 'avons  pas  par lé  i c i  des  var ia t jons  en  nombre  en  ver tu  de  la  pa-
ren tée  cons ta tée  en t re  l ' a r t i c le  dé f in i  d 'une par t  e t  les  ac l jec t i f s  dé-
monst ra t i f s  e t  possess i fs  d 'au t re  par t .  C 'es t  un iquement  dans  leur  na ture
"dé f in i to l re " (ce  qu i  fa i t  qu ' i1s  marquen t  des  con tac ts ) ,  e t  non  dans  leu rs
moda l j tés  d js t inc tes  d 'ass is te r  la  dé f in i t i on  ( ' l es  deux  méd ia t ions )  qu ' in -
te r fè ren t  quant i f i ca t ion  e t  dé termina t ion .  Auss i  tou t  ce  que nous  avons  pû
d i re  en  I I . l I . 5 .  e t  I I . I I I .0 .  à  p ropos  de  l ' a r t i c le  dé f in i  pa r  oppos i t i on
à I 'ar t ic le indéf in i  peut être reprodui t  ic j  tnt tat is mutancl is .

I  I  I ,  I  I ,  CHAPITRE ONZE LES ADJECTIFS AUANTITATIFS

I I I . I I .0 .  LES DETERMINANTS "QUANTITATIFS, ' .

Les  grammai res  usue l les  séparent  t rad i t ionne l lement  parmi  les  dé ter -
minants  les  ad jec t i f s  numéraux  e t  1es  ad jec t i f  s  ' i ndé f  in ' i s .  Pour tan t  j  I  es t
pa ten t  que  ces  dern ie rs  ad jec t i f s  son t  l j és  eux  auss i  à  1a  quan t j f i ca t ion .

Que 1 'on  songe  à  aucun ,  que lquen  p lus ieurs  e t  tou t  pa r  exemple .  ce la  es t
d 'au tan t  p lus  ne t  s ' i ,  comme nous  l ' avons  fa i t  en  0 . I I .4 .  on  exc lu t  de  la
l i s te  des  dé termjnants  même e t  au t re .  A  par t  te l ,  avec  ses  var ia t ions  en
genre  e t  en  nombre ,  tous  les  ad jec t i f s  ' i ndé f in is  peuvent  ê t re  cons idérés
comme por tan t  p r inc ipa lement  une in fo rmat ion  de  quant i f i ca t ion .  Qu i t te  à
ignore r  que lques  nuances  secondes ,  c 'es t  a ins i  que  nous  a l lons  les  cons j -
dérer .

Dans ce  chap i t re  nous  é tud ie rons  ensemble  les  ad jec t i f s  numéraux  e t  les
ad jec t i f s  indé f in i s ,  ap rès  avo i r  p r i s  so in  d 'exc lu re  le  dé te rminan t  te l
que nous  re t rouverons  dans  1e  chap i t re  su ivant .  Nous in t rodu i rons  a lo rs  la
ca tégor ie  généra le  des  ad jec t i f s  quant j f i ca t i f s  pour  réun i r  en  une seu le
co l lec t ion  tous  les  dé terminants  que nous  a l lons  majn tenant  é tud ie r .

I I I . I I .1 .  LES REGISTRES DE QUANTIF ICATION.

Avant  tou t  examen par t i cu l ie r  j l  nous  fau t  inventor ie r  les  p r inc ipes
généraux  de  la  quan t i f i ca t ion .  Nous  avons  dé jà  vu  en  I I . I I .5 .  e t  en  I I . I I I .3
comment  la  quant i f i ca t ion  pouva i t  par t i c iper ,  de  man ière  in tégréerdu moins
au n iveau de  la  syn taxe ,  à  la  dé terminat ion .  Les  var ia t ions  en  nombre ,  Qu i
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sont  inscr i tes  dans  la  morpho log ie  des  dé terminants  dé jà  é tud iés  comme'ar t i c re ,  re rèvoùév idemment  d ,un  cer ta in  degré  de  quant i f i ca t ion .  La

;ï:: l tJ: ' i l : :,:;;;:"" 
aussi d'autres ruçon' et intervient à d'aurres

I r  nous  fau t  démêrer  r 'écheveau des  d ivers  degrés  de  quant i f i ca t ionpour  pouvo i r  c rasser ,  dans 'o rd re  de  ra  quan t i f i ca t ion ,  nos  ad jec t i f squan t i f i ca t i f s .0n  peu t ,  dans  un  p remie r  temps  d is t inguer  une  quan t i f i _ca t ion  sommai re  qu i  es t  marquée  par  l ,oppos i t i on  du  s ingu l ie r  au  p lu r ie l

:J' i:"r::ï i l : l :::t:n :" ': ' ique 
qui est rondée sur 'uririsarion de ranuméra, .,,,i'jrï#; #;.H rli;;; H:,ii:î*ïJilï,::;.do i t  pas  ê t re  ass imi rée  à  cere  des  nombres  na ture ls  :  tou t  apper  à  descons idéra t ions  d 'a r i thmét ique es t  i c i  excru  e t  on  res te  à  un  n iveau t rèsf rus te ,  ceru i  de  'appréhens ion  encore  in tu i t i ve  des  nombres .  cera  neveut  pas  d i re  que nous  re jè te rons  tou te  in fo rmat ion  d , insp i ra t ion  mathé_mat ique '  En deça de  l 'exerc ice  de  l ,a r i thmét ique comme au derà  de  la  fo r -mura t ion  de  ses  ro is  ra  méd i fa t ion  mathémat ique sur  re  nombre  en  tan tqp 'en t i té  p r im i t i ve  re jo indra  nos  préoccupat ions .  Nous par rerons  de  numérarpour  res te r  à  un  n iveau où  r 'aspec t  d 'opérand.e  du  nombre  es t  écar té ,  a10rsque b ien  souvent  c 'es t  à  ce  seu ' r  aspec t  que se  rappor te  ra  no t ion  de  nom_bre  dans  son accept ion  ac tue l le .

I l  es t  c la i r
rion se pose d; ::;,1.ïï:,,ff: ï,::ï,;ï::;:: ;:1,ïjji,l.Jï;_f i ca t i f s  du  genre  que lques  ou  p lus ieurs .  cera  nous  amène à  dé f in i r  de  nou-veaux reg is t res  de  quant i f i ca t ion ,  indépendants  de  ceru i  qu i  es t  mis  en'euvre  par 'u t i r i sa t ion  des  numéraux .  rJo tons  tou t  de  su i te  que  s i  d i f fé_

Ëi#:J: ' ï  
i  r  v a,  i rs sonr ur i r isés s imulranémenr par ra ransue.

tiricarion, er ;ïjil"ï.:ïï,:::l':#:'r:: iïî:,lt:,:.:;,J:,i;:,1 'express ion  l i ngu is t ique  :
( :n )  Des  ch iens  courent
( to )  Que lques  ch iens  courent

.  ( to t )  p tus ieurs  ch iens  courent

or,t:: : . i ;  ; ï l î t  
pas dire que ces énoncés sonr absorumenr équivarenrs, ce

si ruarions où un':ïi::#::':,1':::';:,:ï: ffl':ï::Jïi;:;;;*,
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qu 'on  peu t  concevo i r  des  s i tua t ions  où  deux  d 'en t re  eux ,  vo i re ' l es  t ro i s ,
peuvent  ê t re  énoncés  ind i f fé remment .  Ce la  su f f i t  à  fa j . .  o "  nos  reg is t res
de  quan t i f i ca t ion  des  ca tégor ies  qu i  ne  son t  pas  d is jo in tes  e t  nous . inv j -
te  donc  à  env isager  une cer ta ine  in te rac t ion  en t re  eux .  C,es t  d i re  que
dans ' la  p ra t ique  1es  d i f fé rences  que  nous  a l lons  in t rodu i re ,  dans  l ,ana-' lyse,  

devront être tempérées.
Avant  de  proposer  une l i s te  des  d j f fé ren ts  reg is t res  deux  précaut ions

do ivent  ê t re  p r ises .  La  première  cons is te  à  rappe ler  ce  que nous  d is ions
au chapi t re I I I  à propos de ces mots qui  peuvent être des déterminants ou
ne  pas  l ' ê t re ,  c 'es t  à  d i re  qu i  pa r t i c ipen t  dans  cer ta ins  cas  à  la  dé te r -
mina t ion  e t  dans  d 'au t res  lu i  son t  é t rangers .  Seu ls  sont  cons idérés  comme
déterminants les mots en emp'roi  de déterminat ion.

c 'es t  la  p remière  fo is  que nous  rencont rons  ce  prob lème,  e t  auss i  la
dernière '  En ef fet  le regroupement que nous proposons entre adject i fs nu-
méruax  e t  ad iec t i f s  quant i ta t i f s  rassemble  tous  les  dé terminants  qu i  pos-
sèdent  ce t te  p ropr ié té .  Nous ver rons  en  fa i t  qu ,e i le  es t  r iée  à  1a  quan-
t i f i ca t ion  e t  que  c 'es t  donc  ce t te  fonc t ion  qu i  I ' i ndu i t .

La  deux ième précaut ion  cons is te  à  b ien  d is t inguer  r . ,  # f f i  na tures
du mot  un .  ce  peut  ê t re  un  ar t i c le  indéf in i ,  e t  du  po in t  de  vue de  la
quant i f i ca t ion  i l  es t  a lo rs  opposab le  à  des .  Ce peut  ê t re  un  ad jec t i f  quan-
t j ta t i f  de  deux  man iè res  :  so i t  i l  es t  opposab le  à  des  ad jec t i f s  indé f in i s
comme que lques  ou  p lus ieurs ,  so i t  i l  es t  opposab le  à  des  ad jec t i f s  numéraux
comme deux ,  t ro j s ,  e tc . . .  I l  ex js te  donc ,  à  p r io r i ,  t ro i s  na tu res  de  un  ce
qu i ,  en  par t i cu l ie r ,  exp l ique  les  va r ia t ions  du  sens  que  peu t  p rendre  la
locu t jon  pas  un .  ce t te  locu t ion  ne  véh icu le  pas  tou jours  la  même in fo rma-
t ion  quant i ta t i ve  comme en témoigne les  exemples  su ivants  :

( ro r )  Pas  un  é tève  ne  t rava j l le  (GLFC 266)
( ro3)  I  I  n  ' y  a  pas  un  é  rève  qu i  t rava i  r  re ,  ma js  deux .

Dans le  p remier  cas  pas  un  es t  un  dé terminant  qu i  es t  iden t j f iab le  à
aucun '  Dans le  second pas  un  es t  une fausse occur rence de  la  locu t ion  car

pas  cor respond à  l ' i nd ica teur  de  négat ion  ne . .pas  e t  un  es t  un
ar t i c le  indéf in i  qu i  réa l i se  la  dé terminat ion .  En foca l i san t  no t re  a t ten-
t ion sur le mot un on remarque néanmoins que dans 1a phrase ( tog) i l  donne
une ind ica t ion  de  s ingurar i té ,  opposabre  à  tou te  fo rme de mur t ip r ic i té  :
i l  n ' y  a  aucun  é lève  à  t rava i l l e r ,  i l  ne  peu t  en  avo i r  deux ,  ou  encore
p lus ieurs .  A lo rs  que dans  1a  phrase ( lo l )  i l  donne une ind ica t jon  de  s jn -



-40s-

gu la r i té ,  qu i  es t  dément ie  dès  qu , i l  y  a ,  pa r  exemple ,  dua l i té .  L ' i nd ica_
t ion  de  s ingu la r i té  que réa l i se  un  n 'es t  pas  la  même dans  les  deux  cas .
En fa i t  nous  avons  ic i  une i l lus t ra t ion  de  la  mise  en  oeuvre  s imu l tanée
de d ' i f fé ren ts  reg is t res  de  quant i f i ca t ion  :  nous  pensons que tou t  emplo i
de  un  ac t ive  a  p r io r i  t ro is  reg is t res  d is t inc ts  se lon  que un  s 'oppose à
-qs ! -  ( le  complémenta i re  de  I ' i nd ica t ion  quant i ta t i ve  es t  a lo rs  t rès  vague) ,
à  que lques  ou  p lus jeurs  ( le  complémenta i re  es t  a lo rs  mo ins  vague) ,  à  deux ,
l ro j s ,  e tc . .  ( l e  comp lémenta i re  es t  a lo rs  p réc is ) .

Cet te  ana ' l yse  nous  condu i t  à  in t rodu i re  les  t ro is  reg is t res  de  quant i -
f i ca t ion  su ivants .  0n  d is t inguera  la  "quant i f i ca t jon  exac te  numér jsée, ,
(un ,  deux ,  t ro i s ,  e tc . . . ) ,  ' l a  

"quan t i f i ca t ion  exac te  non  numér jsée , ,  (aucun ,
nu l ,  pas  un ,  que lque ,  ce r ta in ,  chaque ,  tou t )  e t  l a , ,quan t i f i ca t ion  appro -
chée"  (ce r ta ins ,  que lques ,  p lus jeurs ,  ma in t ,  ma in tsn  d jve rs ,  d i f fé ren ts ) .
Les  d i f fé ren ts  qua l i f i ca t j f s  que nous  avons  re tenu dér iven t  d i rec tement
drun  é ta lonnage de  ces  t ro is  reg is t res  en  fonc t ion  du  premier  d 'en t re  eux
qu i  évoque la  sér ie  numéra le .  Nous ne  cons idèrerons  pas  comme reg is t re  de
quan t i f i ca t ion  1 'oppos i t i on  "s ingu l ie r /p lu r ie l "  pour  p lus ieurs  ra isons .
Trad i t i onne l lement ,  e t  c res t  ce  que  nous  avons  fa i t  i c i ,  ce t te  oppos i t i on
in te rv ien t  dans  1 'expos i t ion  de  la  dé termjnat ion  avant  tou t  déve loppement
l i é  à  la  quan t i f j ca t jon .  De  p lus  e l le  in te r fè re  avec  no t re  c lass i f i ca t jon
en  reg is t res  pu isque  les  mêmes mots  su ivan t  qu ' i l s  appara jssen t  au  s ingu-
l ie r  ou  au  p lu r ie l  re lèvent  de  deux  reg is t res  d i f fé ren ts  comme par  exemple
que lque.  En fa j t  no t re  ana lyse  nous  amènera  à  nous  in te r roger  sur  le  b ien
fondé de  ce t te  réserve  préa1ab le .  Peut  ê t re  l ' ana lyse  de  la  dé terminat ion
et  ce l le  de  1a  quant ' i f i ca t jon  aura i t  tou t  à  gagner  à  un  t ra i tement  de  la
quant ' i f i ca t ion  qu i  p récèdera i t  l ' examen des  d ivers  dé termjnants ,  en  par -
t i cu l ie r  l es  a r t i c les  eux-mêmes.

Nous é tud ie rons  success jvement  les  dé terminants  qu i  re lèvent  de  la
quant i f i ca t ion  exac te  numér isée e t  de  1a  quant i f i ca t ion  approchée pu is  ceux
qu i  re lèvent  de  la  quant i f i ca t ion  exac te  non numér isé .  Le  rapprochement  que
nous fa ' i sons  ic j  en t re  quant i f i ca t ion  exac te  numér isée e t  quant i f i ca t ion
approchée ne  do i t  pas  surprendre .  I l  décou le  du  cas  par t i cu l ie r  que repré-
sente  1a  quant i f i ca t ion  exac te  non numér isé .  Ce l le -c i  permet  en  e f fe t  d 'ex-
p r imer  la  nu l l i t é ,  ' l a  

s ingu la r i té  ou  la  to ta l i té  qu i  ne  son t des quan-
t i f i ca t ions  exac tes  qu 'en  fonc t ion  de  par t i cu la r i tés  des  ex tens jons  que 1es
déterminants  mesurent .  C 'es t  parce  que ce t te  ex tens ion  es t  v ide ,  ou . ind i -
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v jdue l ' l e ,  ou  to ta lê ,  QU ' i l s  peuven t  acc iden te l lement  ê t re  qua l i f i és
drexac ts '  A lo rs  que pour  les  deux  au t res  reg is t res  de  quant i f i ca t ions ,
la  sér ie  des  dé terminants  permet ,âpr io r r .  la  mesure ,  gu ,e l le  so i t  exac teou approchée.

I I I . I I .2 .  DETERMINATION ET QUANTIFICATION

cons idérons  la  sér ie  numéra le  qu i  assure  une quant i f i ca t ion  exac tenumér isée .  E te  es t  cons t i tuée  des  mots  un ,  deux ,  t ro i s ,  e tc . . .  chacun  deces  mots  par  le  fa i t  même qu, i r  occupe une prace dans  ra  sér ie  es t  oppo_sab le  à  tous  les  au t res .  s i  ce t te  p lace  es t  remarquab le  e l le  peut  indu j redes  t ra i t s  s ign i f i ca t i f s  seconda i res .  pa r  exempre  un  dés ignera  ra  s ingu_lar i té  avec  un  accent  de  pr io r i té .
c res t  l ' i den t i té  morpho log ique  en t re  les  é léments  de  la  sé r ie  numéra1e ,qu i  son t  des  dé terminants ,  e t  ceux  de  ra  sér ie  des  ad jec t i f s  numér iquesqu i  sera  no t re  po in t  de  dépar t .  En  ver tu  de  no t re  dé f in i t ion  de  la  dé ter -mina t ion  nous  devons en  e f fe t  d is t inguer  le  dé terminant  de  l ,ad jec t i f .

Cons idérons  à  nouveau les  phrases  su ivantes  :
(1 )  Tro is  hommes sont  venus .
(2 )  Les  t ro is  hommes sont  venus .

Le  mot  t ro is  n 'es t  un  dé terminant  que dans  ra  p remière  des  deux .
En opposant  ces  deux  phrases  lune à  r ,au t re  du  po in t  de  vue de  ra  dé_terminat ion  on  peut  cons idérer  que,  la  seconde phrase re levant  man i fes te_ment  de  la  dé f in i t i on  pu isqu , i l  y  a  appar i t i on  d ,un  a r t i c re  dé f in i ,  rap remiè re  re lève  de  l , i ndé f in i t i on .
0n  ne  peu t  d i re  d ,a i l l eu rs  :

( roç)* Des trois hommes sont venus.
Tou t  se  passe  comme s i ,  dans  re  cas  de  l , i ndé f in i t i on ,  t ro i s  assura i tà  la  fo i s  la  dé te rmina t ion  e t  l a  quan t i f i ca t ion .  S i  c 'é ta i t  l e  cas  ce  motdevra i t  ê t re  d 'une par t  un  ava tar  de  r ,a r t i c re  rog ique e t  d ,au t re  par t  unind ica teur  de  quant i té .
ce la  nous  amène à  nous  in te r roger  sur ]es  rappor ts  exac ts  qu 'en t re t ien-

nent  les  deux  fonc t ions  ic i  reconnues.  Nous avons  dé jà  ré f réch i  à  ce  pro_b lème en examinant  les  var ia t ions  en  nombre  des  ar t i c les .  En nous  in té res-san t  a lo rs ,  aux  seurs  a r t i c res  indé f in i s ,  nous  av ions  vu  qu ,au  s ingur ie r
comme au p lu r ie r  i rs  é ta ien t  des  ava tars  du  même ar t i c re  rog ique.
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Aut rement  d i t  la  quant i f i ca t ion  in te rvena i t ,  à  t i t re  d , ins tance sépa-
rée ,  su r  le  dé te rminan t  génér ique  qu 'es t  I ' a r t i c le  log iq 'uà ,  e t  i ndu isa j t
une d i f fé renc ia t ion  quant i ta t i ve ,  t rès  rud imenta i re ,  en  te rmes d ,oppos i -
t ' i on  en t re  s ingu l ie r  e t  p lu r ie l ,  l aque l le  commanda i t  dans  1a  langue  la
présence des deux formes concrètes un et  des.

Nous a l lons  main tenant  généra l i ser  ce la  en  fa isan t  de  1a  quant i f i ca-
t ion  une ins tance indépendante  de  la  dé terminat ion ,  qu i  permet  de  démul -
t i p l i e r  I ' a r t i c le  log ique ,  au  n iveau  abs t ra j t ,  de  man iè re  éven tue l lement
numér ique,  de  façon à  engendrer ,  dans  l 'épreuve,  1es  d i f fé ren ts  ad jec t i f s
quan t i ta t i f s ,  en  par t j cu l ie r  l es  é léments  de  la  sé r ie  numéra le .  L 'e f fe t
de  la  quant i f i ca t jon  comrne fonc t ion  abs t ra i te  cons is te ra i t  a lo rs  en  la
d ivers i f i ca t ion  préa lab le  des  d i f fé ren ts  p récontac ts  générés  par  I 'a r t i -
c le  log ique.  En sus ,  e t  en  que ' lque sor te  en  para l lè le ,  à  un  e t  des ,  dé jà
d ivers i f iés  du  po in t  de  vue du  nombre  au  sens  grammat ica l ,  on  ob t iendra i t
l es  fo rmes  (un) ,  deux ,  t ro i s ,  e tc . .  e t  auss i  querque ,  querques ,  e tc . .
c 'es t  à  d i re ,  à  une except ion"près  qu i  appara î t ra  u l té r ieurement ,  tous  les
ad jec t i f s  quant i  ta t i f s .

I l  nous  fau t  év jdemment  jus t i f ie r  le  s ta tu t  abs t ra i t  que nous  donnons
a ins j  à  1a  quant i f i ca t ion ,  e t  auss i  sa  concré t jsa t jon  en  te rme de précon-
tac t  dès  lo rs  qu 'e l le  es t  expr imée de  man ière  consubstan t ie l le  à  la  dé ter -
mina t ion .  Que la  quant ' i f i ca t ion  ne  so i t  pas  une d ivers i f j ca t jon  seconde des
déterminants  ma is  in te rv ienne de  man jère  d i rec te  e t  p réa lab le  au  n iveau de
l 'a r t i c le  log ique,  avant  tou te  concré t isa t jon ,  peut  ê t re  mis  en  év jdence
en comparant des si tuat ion de précontact  et  de contact .  Considérons les
exemples  su ivan ts :

(r , )  les t ro is hommes sont venus.
(toç1lr des trois hommes sont venus.

6pg) des hommes sont venus.
( , f  )  t ro is hommes sont venus.

Dans  1 'exemple  (4 ) ' i 1  y  a  con tac t .  ce la  s ign i f i e  que  du  po in t  de  vue
mondain i1 y a existence forte pour reprendre les termes proposés en
I I . I I .6 .  C 'es t  l ' a r t i c le  dé f in i  qu ' i  assure  la  dé te rmina t ion  e t  t ro j s  es t
un  qua l i f i ca t i f  comme l 'es t  g rand dans  la  phrase su ivante  :

(rod les honnnes grands sont venus.
Cet te  ana log ie  n 'es t  év idemment  va lab le  qu 'en  première  approx imat ion .

Tro is  es t  i c i  un  qua) i f i ca t i f  numér ique qu i  mesure  une ex tens ion .  Cet te  ex-
tens ion  es t  ce l le  de  1 'ob je t  monda in  du  con tac t ,  c 'es t  à  d i re  ce l le  du
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groupe d ' ind iv idus ,  leque l  es t  dé jà  connu de  man ière  indépendante  à  la
mise  en  cor respondance jc i  loca lement  réa l i sée .  Ce qu i  impor te  i c i  c 'es t
l ' ex is tence " fo r te "  de  l 'ob je t  monda in  qu i  en  permet  la  mesure  ex ten-
s ionne l le .  L 'exemple ( ro+ j  es t  l u i  i ncor rec t .  En  fa i t  i l  f au t  cho js i r

a lors entre un énoncé du type(ros) et  un énoncé du type ({) .  cela s igni-
f ie  que t ro is  es t  en  concur rence avec  des  e t  que l ' i n fo rmat ion  quant i -
ta t i ve  es t  donc  i c i  i n tégrée  à  1a  dé te rmina t ion .0 r  dans  I ' exemple  ( l )
comme dans l 'exemple(tOs) la procédure de déterminat ion est  un précontact .
C 'es t  i r rnéd ia t  pour ( lOf ) .  Dans le  cas  de  (1  )  le  mot  t ro js ,  à  l ' i ns ta r  d 'un
ar t i c le  indé f in i ,  en  assuran t  la  dé te rmina t ion  par t i c ipe  à  l ' évoca t ion
de I 'ob je t  monda jn  du  seu l  fa i t  de  la  cor respondance.  C 'es t  une ex is tence

" fa jb le"  qu i  es t  i c i  posée.  Ce la  appara î t ,  par  exemple ,  dans  une repr ise
anaphor ique qu i  t ransrn te  une ex is tence fa ib le  en  une ex is tence fo r te ,  du
type c i -dessous  :

( to+)  Tro is  hommes sont  venus . . .  Les  ( t ro is )  honunes
Dans 1e  premier rne 'nbre  Oe ( to l )  i1  n 'y  a  de  posé que l 'ex is tence fa jb le

du  g roupe  d ' ind iv idus  évoqué ;  a lo rs  que  dans  le  second  i l  y  a ,  du  fa i t
même de la  repr ise  anaphor ique,  ex is tence fo r te .  Par  cont re  on  ne  peut
d i re :

( tOa;x Des hommes sont venus Les trojs hommes
(du  mo ins  s i  on  s ' i n te rd j t  tou te  ten ta t i ve  de  sur in fo rmat ion  ins jd ieuse) .
Ce la  décou le  du  fa i t  que les  " reprend"  des  pu isqu ' i l  y  a  t rans format ion
d 'une ex is tence fa ib le  en  une ex is tence fo r te ,  ma is  que le  g roupe évoqué
dans un  cas  comme dans I 'au t re  n 'a  pas  é té  quant i f ié  au  n iveau de  sa  pre-
miè re  évoca t ion .  S j  on  veu t  in t rodu i re  1a  quan t i f i ca t ion  d 'une  man iè re
seconde on est  amené à proposer l 'exemple

( lOg)  Des hommes sont  venus  l l s  é ta ien t  (au  nombre  de)  t ro is . .
A lo rs  t ro is  es t  de  nouveau la  marque d 'une qua l i f i ca t ion  numér ique por tan t
sur  une  co l lec t ion  d ' i nd iv idus  ex is tan t  fo r tement .  E t  l ' exemple ( tog)  do i t
s ' in te rpré ter  comme 1 'exemple  ( r , ) ,  du  po in t  de  vue de  la  seu le  quant i f i -

ca t ion  b ien  sûr .

En résumé t ro is  es t  suscept ib le  de  deux  t ra i tements  :  so i t  i l  es t  jnc i -

dent  à  un  contac t  comme dans ( t )  e t  c 'es t  un  s imp le  ad jec t i f  en  cec i  qu ' i l
pa r t i c ipe  à  une  descr ip t ion  d 'un  ob je t  do té  d 'une  ex is tence  fo r te ;  so i t ' i l
i n te rv ien t  dans  l 'évocat ion  drun  ob je t  do té  d 'une ex is tence fa ib le .  Dans
ce cas  i l  ne  peut  ê t re  un  ins t rument  de  mesure ,  pu isque la  mesure  ob jec-
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t i ve  n 'es t  pas  poss ib le .  Pour  mesure r  que ' lque  chose ,  i l  f au t  que  la
chose  ex is te  p réa lab lement .  S i  ce  n 'es t  pas  le  cas  l , i nd ic& t ion  quan t i -
ta t i ve  n 'es t  pas  une  mesure  ma is  une  moda l i té  de  l ' évoca t ion .  Nous  pen-
sons  que c 'es t  a ins i  qu ' i l  fau t  in te rpré ter  l ' agramrnat ica l i té  de  ( rOr r )
Nous proposons donc  I 'exp l i ca t ion  généra le  su ivante  :  quand t ro is  es t
un  dé terminant ,  ce  qu j  pour  nous  exc lu t  des  emplo is  du  type  ( i , ) ,  i l
marque un précontact .

Ce la  nous  amène à  s i tuer  la  dé terminat ion  au  n iveau abs t ra i t ,  ce lu i
de  l ' a r t i c le ' l og ique .  En  e f fe t  t ro j s ,  e t  avec  lu i  tous  les  numéraux ,  e t
auss i  nous  le  ver rons  les  indéf in ' i s ,  en t re  en  concur rence avec  I 'a r t j c le
indéf in i  pour  marquer  le  p récontac t .  Dans la  mesure  où  nous  avons  conçu
I 'a r t i c le  log ' ique  cornme antécédqr t  la  var ia t ion  en  nombre  des  ar t i c les ,
qu i  appara î t  concrè tement  dès  qu ' i l  y  a  p récontac t ,  c ,es t  que ce t te  va-
r ia t ion  in te rvena i t  comme préa lab le  à  ce t te  concré t isa t ion ,  donc  à  un
n iveau  qu i  res ta i t  abs t ra i t .  c 'es t  à  ce  n iveau  que ,  p lus  généra lement ,
nous  p1açons 1a  quant i f i ca t ion  (quand e l le  es t  in tégrée  à  la  dé termina-
t ion ) .  0n  peu t  vo i r  a lo rs  dans  la  quan t i f i ca t ion  une  généra l i sa t ion  de
la  va r ia t jon  en  nombre  de  I ' a r t i c le  indé f in i ,  ou ,  m ieux  encore ,  dans  la
var ia t ion  en  nombre  de  l ' a r t i c le  indé f jn i  un  cas  par t i cu l ie r  de  la  quan-
t i f i ca t ion .  Cec i  fa i t  que  les  dé te rminan ts  quan t i ta t j f s  occupen t  la  p lace
de  l ' a r t i c le  indé f in i  e t  ce la  exp l ique  d ,une  par t  que  l , i nd ica t ion  quan-
t i ta t i ve  de  s ingu la r i té  es t  marquée par  re  même mot  un  car  i l  es t  à  la
fo is  I ' a r t i c le  indé f in i  s ingu l ie r  e t  l e  dé te rminan t  quan t i ta t i f ,  e t
d 'au t re  par t  que les  dé terminants  quant i ta t i f s  de  mul t ip l i c i té  ' , chassent , '

l ' a r t i c le  indé f in i  p lu r ie l .

I I I . I I .3 .  QUANTIFICATION EXACTE NUMIRISEE ET QUANTIFICATION APPROCHEE.

Ce que nous venons de mettre en évidence, au paragraphe précédent
nous  amène à  carac tér iser  ' les  

ad jec t i f s  quant i ta t j f s  de  la  sér je  numéra le
en terme de marqueur de précontact .  Cela s 'entend bien sûr pour les numé-
raux  deux ,  t ro i s ,  e tc . . .  dans  la  mesure  où  i l s  réa l i sen t  la  dé te rmina t ion
ce  qu i  exc lu t  l es  cas  où  i l s  I ' accompagnent  comme dans :

( t f  o)  les deux chiens.
(,|fl ) mes deux ch i ens .

f i r9)  ces deux chiens.
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Not re  concept ion  dér ive  en  fa i t  de  I 'oppos j t ion  en t re  la  mesure  ob-
iec t i ve  que les  numéraux  réa l i sen t  quand i l  y  a  ex is tence fo r te  conme
c i -dessus ,  e t ' l eu r  in tégra t ion  à  la  dé te rmina t ion  quand  i l  y  a  ex is tence
fa ib le .

Cet te  ana lyse  s 'é tend sans  d i f f i cu l té  aux  ad jec t i f s  quant j ta t j f s  qu i
assurent  une quant i f i ca t jon  approchée.  Ce sont  les  dé terminants  su jvants
cer ta ins ,  que lques ,  p lus ieurs ,  ma in t ,  ma in ts ,  d j ve rs ,  d i f fé ren ts .  I l s
réa l i sen t  tous  des  précontac ts .  E t  i ' l s  possèdent  auss i  des ' ,cop ies"  qu i
en font des adject i fs qui  accompagnent la déterminat ion quand i l  y  a me-
sure  ob jec t ive  qu 'une quant i té  qu i  ex is te  " fo r tement " ,  conrne dans  Ies
exemples  su ivan ts :

( t t .9)  Les hommes vivront longtemps de ces quelques paroles (GLFC 270)
( t t+ )  Ces  d i f fé ren ts  l j v res  m,ont  p lu  (GLFC 270)

Do i t -on  ad jo indre  le  mot  des  à  la  l i s te  des  ad jec t ' i f s  dé termina t i f s ,  au
t i t re  de  la  quant i f i ca t ion  approchée ?  En fa i t  s i  on  le  compare  à  chacun
des dé terminants  concernés  on  do i t  observer  que son champ d ,app l jca t ion
les  recouvre  tous .0n  ne  peu t  1e  p lacer  au  vo is inage  de  l ,un  ou  de  l ,au t re
car  i l  po r te  seu lement  l ' j nd jca t ion  du  p lu r ie l  pa r  oppos i t i on  au  s ingu l ie r
a lo rs  que 1es  dé terminants  de  la  quant i f i ca t ion  approchée peuvent  ê t re
p lus  ou  mo ins  o rdonnés  en  fonc t ion  de  la  d imens ion  de  I ' ex tens ion  qu , i1s
évoquent .  c 'es t  pourquo i  le  fa i t  de  le  met t re  à  par t ,  ce  qu i  es t  fa i t  dès
qu 'on  le  cons idère  comme I 'a r t i c le  indé f in j  p ' l u r ie1 ,  es t  ra i sonnab le .
Nous nous  rangeons à  ce  po in t  de  vue,  tou t  en  regre t tan t  qu 'un  te l  c lasse-
ment  cont r ibue à  brou j l le r  une ana lyse  in tégrée  de  la  dé termjnat ion  e t  de
1a  quan t i f i ca t ion  qu i  nous  semble  ind jspensab ' le .

I I I . I I .4 .  QUANTIF ICATION EXACTE NON NUMERISEE.

Cet te  quant i f i ca t ion  re lève  nécessa i rement  d 'un  des  t ro is  cas  de
f igu re  su jvan ts .  E l le  es t  express ion  de  la  nu l l i t é  (aucun ,  nu l ,  pas  un) ,
ou  encore  de  la  s ingu la r i té  (que lque ,  ce r ta in )  ou  en f in  de  la  to ta l i té
(chaque,  tou t ) .  Nous a l lons  examiner  success ivement  ces  t ro is  cas .

Dans  le  cas  de  la  nu l l i t é ,  1 'ana lyse  es t  a i sée .  I l  ne  peu t  y  avo i r
dé f in i t ion  car  I 'ob je t  monda in  es t  absent .  I l  manque e t  ne  peut  donc  ex-
i s te r  que  fa ib lement .  L ' i nd ica t ion  de  nu l l i t é  es t  donc  nécessa j rement
expr imée en terme de précontact .  Cela revient à dire que le texte seul
peut  évoquer  une absence.  Cec i  permet  au  passage de  sa is i r  tou te  la  d i f -
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fé rence qu ' i1  y  a  en t re  la  sér ie  numéra le  e t  ce l le  des  nombres  na ture ls .
Dans cette dern' ière peut f igurer,  au même t i t re que les autres éléments,
le  nombre  zéro  e t  aucune d i f fé rence de  s ta tu t  ne  sépare  a lo rs  l ' i nd jca teur
de nu l l i té .  En fa i t  les  nombres  appar t iennent  peut  ê t re  à  un  monde par t i -
cu l ie r  qu i  do i t  ê t re  d is t ingué des  au t res .

Dans  le  cas  de  la  s ingu la r i té  1 'ana lyse  es t  un  peu  d i f fé ren te  ma is
abou t i t  à  la  même conc lus ion .  I l  y  a  j c i  auss i  i ndé f in i t i on ;  1a  dé f in i -
t j on  s ingu l iè re  é tan t  e l le  comp lè tement  expr imée par  1 'a r t i c le  dé f in i
s ' ingu l ie r .  0n  n 'a  pas  à  mesurer  un  s ing le ton ,  que ce  so i t  de  man ière  nu-
mér isée ou  non.  Tout  le  p rob lème cons is te  à  sa is i r  les  nuances  qu ' i  appo-
sent  que lque e t  cer ta in  à  un .  Le  mot  un  ic i  évoqué do i t  ê t re  b ien  d js t in -
gué  de  l ' ad jec t i f  numéra l  S  qu i  s 'oppose  à  la  sé r ie  deux ,  t ro i s ,  e tc . .
e t  non ,  coûrne  i c i ,  à  la  nu l l i t é  d 'une  par t  e t  à  une  mu l t ip l i c i té  ind i f fé -
renc iée .  Pour  les  mêmes ra isons  que ce l les  p roposées lo rs  de  I 'examen de
des au  paragraphe précédent ,  on  cons idèrera  un  comne I 'a r t i c le  indéf jn i
s ingu l ie r  e t  on  n 'en  d iscu te ra  pas  l ,emp lo i  i c i .

I l  nous  semble  que que lque tend à  expr imer  la  s ingu la r i té  sans  en  fa i -
re  le  p remier  é lément  d 'une sér ie  e t  que cer ta in  tend à  accentuer  l , idée
même de s ingu la r i té .  Tout  cec i  es t  en  fa i t  second pour  nous  e t  ce  que
nous re t iendrons  c 'es t  le  fa i t  que là  encore  les  ad jec t i f s  quant i ta t i f s
correspondent à des précontacts.

Nous ar r i vons  main tenant  au  cas  de  la  to ta l i té  qu i  représente ,  lâ  vé-
r i tab le  d i f f i cu l té  de  ce  chap i t re .  A f in  de  procéder  c la i rement  rappe lons
ce  que  nous  avons  dé jà  pu  d i re  au  su je t  de  l ' a r t j c le  dé f in i  p lu r ie l .  Deux
cas  peuvent  se  présenter  su ivant  que le  monde évoqué es t  le  monde génér i -
QUe,  j l l im i té  par  na tu re  (sous  I ' ang1e  de  l ' ex tens ion) ,  ou  un  monde borné
qu i  co r respond  à  l ' exerc jce  de  no t re  sens ib i l i t é .  Dans  1e  p remie r  cas  les
possède une connota t ion  génér ique,  expr jmée de  man ière  ex tens ionne l le ,
ce l le  là  même que  nous  avons  d is t inguée  en  I I . I I I .5 . ,  dans  l ,au t re  i l  co r -
respond  à  l ' évoca t ion  d 'une  to ta l i té  g loba le  e t  p le ine  (c f .  I I . I I .5 . )  qu i
res te  nécessa i rement  l im i tée  ca r  insc r i te  à  l ' i n té r ieu r  d ,un  monde par t i -
cu l ie r .  Cet te  oppos i t ion  va  nous  permet t re  de  d is t ' inguer  t rès  ne t tement
chaque de tout.

Nous conrnencerons par re1éguer le mot les dans la catégor ie des art ic les
comne nous l 'avons fai t  précédemment pour un, et  des et  pour les mêmes
rar  sons  .
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Cec i  d i t  observons

verse l le  qu i  n 'es t  pas

su ivan t :

que 1e mot _t_o_ut évoque toujours une total i té uni-
c i rconscr i te  dans  un  monde.  Cons idérons  l ,exemple

(t ts)  Tout bateau est  copié sur un autre bateau. (GLFC 271)
I1  s 'ag i t  i c j  de  tous  les  ba teaux ,  où  ce  qu i  rev ien t  au  même du genre

bateau,  évoqué de  man ière  ex tens ionne l le .  I l  sera ' i t  in té ressant  de  se
demander  s j  ce t  emplo i  de  tou t  n 'es t  pas  le  ves t ige  des  premières  jnves-

t iga t ions  ex tens ionne l les ,  avan t  que  so i t  é taborée  l ' express ion  ex ten-
s jonne l le  du  génér ique .  Ce  sera i t  a lo rs  à  ce  t i t re  que  tou t  f i gu re ra i t
parmi  les  dé terminants  :  i l  ne  sera i t  qu 'une fo rme archa ique de  l ,ex -
p ress jon  tous  les .
S i  ce la  é ta i t  l e  cas ,  comme nous  inc l inons  à  1e  penser ,  sa  p lace  ac tue l le
parmi  les  dé termjnants ,  en  par t i cu l ie r  parmi  1es  ad jec t i f s  quant i ta t i f s ,
sera i t  dûe à  1a  permanence dans  1a  langue d 'une cons t ruc t ion  qu i  ava j t
son  vér i tab le  sens  avant  que le  dép lo iement  des  d i f fé ren ts  a r t i c les  so i t
réa l i sé  e t  permet te  le  t ra i tement  ex tens jonne l  du  génér ique te l  que nous
l 'avons  esqu issé  en  I I . I I I .5 .

Notons  au  passage que ce t te  a f f in j té  de  tou t  avec  les  emplo is  génér i -
ques  au  sens  s t r j c t  pour ra i t  exp ' l iquer  les  hés i ta t ions  des  grammai r iens
qu i  en  fo r r t  une marque de  la  to ta l i té  (accept ion  ex tens ionne l le )  (c f .
J .C l .  Cheva l ie r  e t  a l i j  ( tSbUZl t ) )  ou  une marque de  la  s ingu la r i té  (accep-
t ion  ' in tens ionne l  le )  (c f  .  Dubo is  e t  Lagane ( r9 t3 ,75) ) ,  1e  genre  subs tan-
c ie l  é tan t  un  s ingu l ie r .

Ce qu i  impor te  i c i  c 'es t  que tou t ,  dans  une accept ion  in tens ionne l le
ou ex tens ionne l le ,  marque un  contac t ,  ce  qu i  le  s ingu la r ise  ne t tement  par -
mi  les  dé terminants  que nous  ana lysons  dans  ce  chap i t re .  so i t  i l  y  a  s in -
gu la r i té  dans  le  monde des  types  (au  sens  s t r i c t )  ( c f .  I I . I I .4 . )  e t  l , un i -
c i té  dans  ce  monde par t i cu l ie r  indu j t  , / c fu lo  le  contac t l  so i t  l ,évoca-
t ion  drune to ta l i té  abso lue ,  dans  la  réun ion  de  tous  les  mondes suscept i -
b les  d 'ê t re  expér imenta lement  connus,  v ise  tous  ses  é léments  e t  assure  la
déf in i t ion ,  pu isque chacun d ,en t re  eux  appar t ien t  dpr îo r i  à  une c lasse
un iverse l le  qu i  es t  a ins i  p réa lab lement  pos tu lée .  La  to ta l i té  a lo rs  évo-
quée  es t  i l l im i tée  e t  on  do i t  re lever  l ' écar t  qu i  s ' i ns taure  a lo rs  avec
I 'au t re  dé terminant  de  la  to ta l i té  chaque.

Dans  ce  cas  la  to ta l i té  qu 'on  évoque  ne  peu t  ê t re  i l l im i tée .  S i  e l l e
es t  a t te in te  au  te rme d 'une énuméra t ion  c 'es t  qu 'une success ion  d ,é tapes
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en nombre f in i  permet d 'en rendre compte. Cette total i té est  a lors né-

cessairement inscr i te dans un monde borné et  e l le est  fondamentalement

d i f fé ren te  de  la  to ta l i té  un iverse l le  dont  rend compte  le  mot  tou t .  I l

nous  semb' le  qu ' ' i l  y  a  là  la  ra ison  pro fonde d 'une d i f fé renc ia t jon  en t re

chaque e t  tou t .

Comment  peut -on  a lo rs  d is t jnguer  les  emplo ' i s  de  chaque e t  ceux  de  les
quand ce mot marque une correspondance avec une col lect ion appréhendée

to ta lement  à  I ' i n té r ieur  d 'un  monde borné ?  Là  encore  nous  a l lons  fa i re

appe l  à  la  na ture  cons t ruc t ive  de  l 'appréhens ion  d 'une to ta l i té  quand

e l le  es t  marquée par  le  mot  chaque.  La  to ta l i té  es t  a lo rs  sa is ie  au  mo-

yen d 'un  processus  généra t i f  qu i  n 'en  rend compte  que f ina lement .  E l le

n 'es t  pas  appréhendée de  man ière  achevée conrme c 'es t  le  cas  lo rsqu 'es t

employé le mot les.

Pour  carac tér iser  les  emplo is  du  mot  chaque nous  cons jdèrerons  qu ' i l s

cor respondent  à  des  précontac ts .  Cec i  imp l ique que b ien  que du  po in t  de

vue  s t r i c tement  quan t i ta t i f  i l  es t  ass im i lab le  à  les ,  i l  do i t  ê t re  rap-
proché du  po in t  de  vue de  la  dé terminat jon  de  des .  En e f fe t  le  fa i t  que

la  co l lec t ion ,  qu i  es t  l ' é lément  monda in  de  la  cor respondance so i t  p ro-

gress ivement  parcourue en  to ta l i té ,  n ' indu i t  pas  sa  reconna issance a
pr ior i  L 'emp1o' i  de tout suppose cette reconnaissance Jprîor i  ,  mais ce

I

n 'es t  p lusFcas  quand i l  y  a  emplo i  de  chaque qu ' i  es t  l ié  à  un  processus

en cours de développement.  En un mot nous conrnençons à découvr i r  une
d i f fé renc ia t ion  en t re  chaque e t  tou t  fondée sur  I 'oppos j t ion  en t re  une

concept ion  cons t ruc t ' i ve  e t  une concept ion  génér ique des  to ta l j tés .

I I I . t I .5 .  UNE OppOSITr0N ENTRE CHAQUE tT  TOUT.

Nous proposons de  concevo i r  l ' oppos i t ion  en t re  chaque e t tou t  de  la
man ière  su ivante .  Tout  réa l ' i se  une évocat jon  génér ique qu i  peut  ê t re  in -
te rp ré tée  de  man iè re  réa l i s te  ou  nom' ina l i s te  ( I I . I I I .5 . ) .  I l  en  es t  a ins i
pour

( t  ts)  Tout bateau est  copié sur un autre bateau
qu 'on  fasse  de  ce t  énoncé une lo i  por tan t  sur  le  genre  "ba teau"  supposé

ex is te r  rée l lement ,  ou  une ' lo i  por tan t  sur  le  genre  "ba teau"  conçu coûme
1a représenta t jon  d 'une co l lec t ion  po ten t ie l lement  in f jn ie  dénotée  par

le  mot  "ba teau" .
Nous  avons  vu  en  I I . I I I .5 .  qu 'une  te l le  a l te rna t i ve  déboucha i t  su r  la
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promot ion du po' int  de vue extensionnel ,  Qui  estr  étranger au génér ique

f ina lement .  Ce que nous  avons  appe lé  le  pseudo-génér ique dér ive  sans

doute  de  l 'approche nomina l i s te  qu i  permet  ' le  passage de  I ' i n tens ionne l

à  I 'ex tens ionne l .  La  dominance accordée par  la  su i te  à  ce  deux ième po in t

de  vue,  amène à  res t re ' indre  le  champ de l ' j nd ica teur  de  to ta l i té .  Qu 'on
pense par  exemple  aux  paradoxes  des  propr ie te r  un jverse l les  :  la  cont ra -

d ic t ion  in te rne  inhérente  à  la  no t ' ion  d 'ensemble  de  tous  les  ensembles

mani fes te  s imp lement  1e  danger  qu ' i1  y  a  d 'énoncer  des  phrases  du  type  :

( t te )  tou t  ensemble  à  1a  propr ié té  P  (expr imée ex tens ionne l lement )
pu isque  " r ien  ne  con t ien t  tou t "  (P .  Ha lmos ,  1967 ,  16) .

La  prudence veut  a lo rs  qu 'on  cons t ru ise  e f fec t i vement  les  to ta l i tés

que  l ' on  conço i t  pa r  un  p rocessus  récur ren t .  Ce  qu ' i l  y  a  d 'excess j f

dans  la  phrase(u f ) ,  pu isqu 'on  peut  tou jours  cons t ru i re  un  ba teau d i f fé -

rent,  peut être corr igé au moyen de l 'énoncé suivant :

( t t? )  chaque ba teau es t  cop ié  sur  un  au t re  ba teau.

En  e f fe t  l ' emp lo i  de  chaque  indu i t  nous  semble - t - i l  l ' ' i dée  d 'une  énu-

méra t ion ,  gu i  peut  ê t re  non bornée a  pr io r i ,  ma is  qu i  à  chaque é tape l 'es t .

0n  res te  a jns ' i  dans  l 'o rd re  de  la  f in i tude e t  on  échappe aux  inconséquences

d 'un  emplo i  inmodéré  des  ca tégor ies  génér iques .

C 'es t  a ins i  que nous  somnes amenés à  rapprocher  tou t  de  les ,  par  le

b ia is  de  I 'accepta t ion  pseudo-génér ' ique  de  leurs  emplo is ,  e t  auss i  chaque

de des  pu isqu 'à  aucun moment  ac tue l  la  to ta l i té  de  la  co l lec t ion  v isée

n 'es t  c i r conscr j te :  e l l e  n 'es t  a t te in te  que  comme l im i te  d 'un  p rocessus

i té ra t i f .  Ce  qu i  veu t  d i re  que  l ' emp lo i  de  les  qu ' i l  f au t  rapprocher  de

l 'emp lo i  de  tou t  es t  un  emp lo i  pa r t i cu l ie r  de  l ' a r t i c le  dé f jn i  p ' l un ie l ,

un  de  ces  emp lo is  que  nous  avons  qua l i f i és  de  "s ingu l ie rs " ;  e t  que  I ' em-

p lo i  de  des  qu ' i l  fau t  rapprocher  de  I 'emplo i  de  chaque es t  ce lu i  où  i l

v i se  une  to ta l ' i t é  sans  le  mode de  l ' i ndé f  in ' i t j on ,  e t  non  pas  ce lu i  ou  i l

réa l i se  une  par t i t i on  (c f .  I I . I I .5 . ) .

Nous al lons af f iner cet te approche en la comparant avec les points de

vue évoqués par  G.  K le iber  e t  R .  Mar t ' in  (L977) .  Une préc is ion  do i t 'aupa-

ravant  ê t re  donnée:  pu isque tou t  es t  d 'o rdre  pseudo-génér ique,  donc  re -

lève  d 'un  po in t  de  vue ex tens ionne l  ce la  suppose qu ' i l  marque des  en t i tés

d isc rè tes .  Nous avons ,  en  0 . I I .4 . ,  res t re in t  no t re  a t ten t ion  aux  cas  de

la  "méd ica t ion  d jsc rè te"  e t  nous  avons  observé  ce t te  règ le  jusqu 'a lo rs

sans  que  ce la  n ' i ndu ise  d 'éven tue l les  jncompréhens ions .  I c i  i l  f au t  sou l i -
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gner  l ' ' impor tance de  la  res t r i c t ion  car  e l le  es t  inhérente  au  prob lème
étud ié .  S i  nous  ne  I ' av ions  pas  fa i te ,  i l  f audra i t  ma ' in tenan t  la  fa j re .
G.  K le iber  e t  R .  Mar t jn  (og : iL  p .  31)  c i ten t  d i f fé ren tes  so lu t ions  pro-
posées pour séparer tout  de chaque.

iChaqueJ  dés igne  en  p remie r  l i eu  non  p lus  la  co l lec t ion ,  ma is  les' ind iv idus  qu i  1a  composent ,  avec ,  i l  es t  v ra i ,  une ré fé rence jm-
p l i c i te  à  la  co l lec t ion .
tTout l  ne  s ' in té resse pas  au  carac tère  d isc re t  des  grandeurs  cons-
t i tuan t  la  co l lec t ion ,  ma is  à  leu r  jn tégr i té ,  à  leu r  na tu re .
(A .J .  Gre imas ,  1963 ,  115-116) .

I l  nous  semble  que l 'évocat ion ,  un  peu f ' loue ,  de  f  in tégr i té  e t  de  la  na-
ture des grandeurs en quest ion,  t rouve son cadre naturel  dans une concep-
t ion  pseudo-génér ique (ex tens ionne ' l1e)  de  la  co l lec t ion  -  tou t  n ,es t  pas
encore  tous  les  majs  i l  es t  dé jà  t rès  d i f fé ren t  de  I 'a r t i c le  génér ique,
pu isque l 'accent  es t  mjs  sur  les  é léments  qu i  re lèvent  du  genre .  A  propos
d 'une au t re  so lu t jon  proposée,  G.  K le iber  e t  R .  Mar t jn  (opp j t ,  loc .c iL )
ins is ten t  sur  le  fa j t  que " tou t  ne  f igure  pas  a isément  dans  des  phrases
évènement ie l les" .  Ce la  décou le  immédia tement  de  sa  na ture  génér ique.  I1
y  a  un  v ra i  p rob lème d ' iden t i f i ca t ion  de  la  c lasse  ré fé ren t ie l l e  e t  ce
prob' lème pourraî t  être résolu en réservant à tout  ce que nous avons ap-
pe1é  le  monde des  types  au  sens  la rges  (c f .  I I . I I I .7 . ) ,  e t  en  l , i n te rd j -
sant  à  chaque qu i  cor respondra i t  à  des  mondes sens ib les .

cec i  peut  ê t re  mis  en  év idence grâce aux  exempres  su ivants  :
( t  tS) tout  homme est mortel .

0 f9 )  chaque homme es t  mor te l .
Ces  deux  énoncés  semblen t  équ ' i va len ts  ma is  ce t te  équ ' i va lence ne  rés js te

pas  à  I 'ana lyse .  Le  monde de  réa l i sa t ion  de( } ts )  es t  le  monde des  types
(au sens  la rge) ,  e t  cor respond donc  à  l 'évo lu t ion  ex tens jonne l le  du  géné-
r ique.  Le  monde de  réa l i sa t ion  de( l to )  es t ' ,no t re"  monde phys ique.  Aut re -
ment  d i t ,  pour  nous ,  e t  à  la  d ' i f f é rence  de  G.  K le iber  e t  R .  Mar t in r l ' op -
pos i t ion  en t re  chaque e t  tou t  peut  ê t re  exp l iqué en  te rmes de  d is t inc t ion
de c lasse  ré fé ren t ie l le .  Les  au t res  observa t ions  sont  a lo rs  secondes :
que chaque se  prè te  à  l ' énuméra t ion  exp l i c i te reE non tou t rdev ien t  un
truisme, car on ne saurai t  énumérer un genre;  que tout se prète à des for-
mu la t ions  ana ly t iques  beaucoup mieux  que chaque en  es t  un  au t re ,  pu isque
l 'ana ly t ique présuppose le  génér ique;  qu ' i1  y  a i t  des  d i f fé rences  ne t tes
du point  de vue temporel  est  tout  aussi  net .  Arrêtons-nous sur ce dernier
po in t  en  reprenan t  (op .c i t ,32 )  ' l es  

exemples  su ivan ts :
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(t lo)  j  '  accepterai  toute sol  ut i  on
( rz r ) *  5 'a i  accepté  tou te  so lu t ion
( tz4  j 'acceptera ' i  chaque so lu t ion
( tz r )  j ;a i  accepté  chaque so lu t ion

Là encore  la  d i f fé renc ia t ion  en t re  chaque e t

t i on  de  c lasse  ré fé ren t ie l l e  es t  éc la i ran te .  S i on transforme les deux
premiers exemples en

(tzç) toute solut jon sera acceptée.
( r l s ) *  tou te  so lu t ion  a  é té  acceptée .

le fa i t  que tout requiert  le monde des types au sens large pour y être
pro je té  exp f ique 

' la  
d i f fé rence dracceptab j l i té .  Dans le  fu tu r  une so lu -

t ion  acceptab le  appar t ien t  à  la  co l lec t ion  de  tou tes  les  so lu t ions  (pseu-

do-génér ique) .  Tout  é lément  de  ce t te  co l lec t ion  es t  a  p r io r i  acceptab le ,
e11e possède 1a  propr ié té  génér ' ique  d 'avo i r  tous  ses  é léments  en  pos i t ion

d'être accepté;  cet te acceptat ' ion étant encore at tendue. Dans 1e passé,

l 'accepta t ion  a  dé jà  eu  l ieu  e t  comme e l le  ne  peut  por te r  sur  tous  les

é léments  de  la  co l lec t ion ,  ma is  en  généra l  sur  un  seu l ,  la  co l lec t ' ion  des
so lu t ions  ne  possède pas  a lo rs  la  p ropr ié té  génér ique d 'avo i r  tous  ses
é léments  é tan t  accep tés .  Le  fa i t  que  1 'accep ta t ion  a  eu  l i eu  s ingu la r i se
la  so lu t ' ion  qu i  a  é té  acceptée  e t  I 'acceptab i l i té  des  so lu t jons  ayant  é té
a ins i  d ' i f fé renc iéers 'e f fondre  la  génér ic i té  e t  du  même coup un  emplo i
éventue l  de  tou t .  Les  deux  au t res  exemples ,  que pour  no t re  par t  nous  n 'ac-
ceptons qu'avec une certaine rét icence font pour leur part  référence à des
so lu t ions  éva luées  tou tes  les  unes  après  les  au t res ,  que ce  so i t  dé jà  fa i t
ou  à  fa i re .

I I I .  I I .6 .  B ILAN DU CHAPITRE ONZE.

Nous appe l le rons  QUANTIFICATI0N l 'opéra t ion  abs t ra i te  qu i  por te  sur
l ' a r t i c le  log ique  e t  qu j  cons is te  à  lu i ' i n tégre r  une  in fo rmat ion  quan t i ta -

t i ve .  L 'exemple  1e  p lus  s imp le  de  quan t ' i f j ca t ion  es t  l a  va r ia t ion  en  nom-
bre  des  ar t i c les .  E l le  cor respond à  une a l te rna t ive  qu i  s 'expr ime au moyen
du  s ingu l ie r  e t  du  p lu r ie l .  Quand  nous  avons  énoncé  en  I . I I I .0 .  l a  règ le
d 'un ic j té  de  l 'é lément  monda in  nous  avons  préc isé  que dans  le  cas  du  s in -
gu l ie r  l ' é lément  monda in  es t  une un i té ,  corme dans  le  cas  p lu r ie l  car  i l
es t  a lo rs  sa is i  dans  l ' un i té  de  sa  to ta l i té . :  c 'es t  a lo rs  une  co l lec t ion
qu i  es t  évoquée.  Ce la  res te  v ra i  au  n iveau des  cor respondances  mais  ne  do i t

tou t  en  te rme de d is t inc -
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pas indu j re  l ' abandon de  tou te  var ia t ion  en  nombre .  La  var ia t jon  en  nom-
bre  appara î t  à  sa  p lace  comme une première  poss ib i l j té  de  quant i f i ca t ion .

D 'au t res  processus  de  d i f fé renc ia t ion  quant i ta t i ve  peuvent  ê t re  à  leur
tour  mis  en  oeuvre  pour  réa l i ser  des  ind ica t jons  quant i ta t i ves  exac tes  ou
approchées. Nous appel lerons ADJECTIFS QUANTITATIFS les mots qui  marquent
dans  la  langue  l ' ép reuve  de  l ' a r t i c le  log ique  quan t i f i é  se lon  les  moda-
l i tés  d 'un  précontac t .  Cet te  dé f in i t ion  appe ' l le  deux  commenta i res .  Premjè-
rement ,  s i  on  la  rapproche de  la  dé f in i t ion  des  ar t i c les  indéf in js  donnés
en  I I . I I .3 . ,  on  observe  un  cer ta in  recoupement :  l es  mots  un  e t  des  peuven t
ê t re  regardés  comme des  ad jec t i f s  quant i ta t i f s .  Nous les  exc luons ,  de  ma-
n iè re  tou t  à  fa i t  a rb i t ra i re ,  pour  b ien  sou l igner  la  s ingu la r i té  du  reg is -
t re  de  quan t i f i ca t ion  où  i l s  opèren t .  Ce  son t  des  a r t j c les  indé f in ' i s ,  Qu i
sont  f jna lement  des  cas  par t i cu l ie rs  des  ad jec t i f s  quant i f i ca t i f s .  Deux iè -
mement  no t re  dé f jn j t ion  exc lu t  des  ad jec t i f s  quant i f i ca t i f s  le  mot  tou t
pu isqu ' i1  marque un  contac t  e t  non un  précontac t .  Ce la  ne  veut  pas  d i re
qu ' i l  ne  par t i c ipe  pas ,  à  sa  man iè re  à  une  éva lua t ion  quan t i ta t i ve ;  j l

doi t  seulement êtr :e nettement séparé des autres déterminants indéf in is
auxque ls  i l  es t  t rad i t i onne l lement  jo in t .  En  fa i t  sa  s ingu la r i té  décou le
de la  réqu is i t ion  sys témat ique du  monde des  types  (au  sens  la rge)  pour  en
réa l i se r  l ' ép reuve .  0n  pour ra i t  l e  qua l i f i e r  d 'ad jec t ' i f  génér ique ,  don t
le  t ra i tement  se ra j t  ana logue  à  ce lu i  de  l ' a r t i c le  génér ique  dé f in i  en
I I . I I I .7 .

Tout ceci  peut être présenté sous forme d'un schéma qui  cornme celui
donné  en  I I I . I .8 .  se ra  un  enr j ch issement  du  schéma or ig ina l  donné  en
I I . I I .6 .  La  mod i f i ca t ion  ne  cor respond  pas  à  une  d ive rs i f j ca t ion ,  au  n i -
veau concre t ,  comme lo rs  de  I ' j n t roduc t ion  des  dé f in i t ions  ass is tées ,
mais  à  une d ivers i f i ca t ion  au  n iveau abs t ra i t ,  avant  tou te  épreuve.

n iveau  abs t ra i t ARTICLE LOGIQUE

QUANTIF ICATION

I  concrét isat ionv
de I ' indéf in i t ion)n iveau concret  :  (cas

(1)
(21
(3)
(4)

UN-DES ] Rzt;.t-
AUCUN - (uN) -  CHAQUE )
(uN) - QUELQUES - pLUSTEURS - (DES) li,lnr.ifip
(uN)  -  DEUX -  TR0rS -  erc . . .  )
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Les dé terminants  c i tés  en  (2 )  e t  (3 )  ne  cons t i tuent  év idenment  pas
une l i s te  exhaust ive .  I l s  i l l us t ren t  s imp lement  d j f fé ren ts  reg is t res  de
quan t i f i ca t ion .

un  aspec t  de  ce  tab leau ne  do i t  pas  passer  inaperçu  b ien  qu ' i l  so i t
i nv js ib le .  S i  l es  a r t i c les  indé f in i s  y  appara issen t  na tu re l lement ,  l es
ar t i c les  dé f jn i s  n ' y  son t  pas  ment ionnés .  Pour  eux  l ' i n te rven t ion  de  la
quant i f i ca t ion  es t  res t re in te  à  la  var ia t ion  en  nombre ,  e t  les  au t res
types  re levés  n ' in te r fè rer tpas  avec  la  dé terminat jon .  Quant  i l  y  a  con-
tac t ,  m is  à  par t  l es  va r ia t ions  en  nombre  de  l ' a r t i c le  dé f in i ,  l a  quan-
t i f i ca t ion  n ' jn te rv jen t  pas  comme préa ' lab le  à  la  concré t isa t ion  de
l 'a r t i c le  log ique .  I l  y  a  1à  p ' l ace  pour  tou t  un  déve loppement  se ron
l r idée  que  1 'on  se  fa i t  de  la  na tu re  de  nombre :  ins t rument  ob jec t i f
de  mesure  qu i  t rouve son or ig ine  dans  des  pra t iques  dont  1a  répét i t ion
1u i  permet  de  s 'en  abs t ra i re ,  ou  abs t rac t ion  pr im i t i ve  qu i  cond i t ionne
la  p ra t ique .

I  I  I .  I  I  I .  CHAPITRE DOUZE LES ADJECTIFS RELATIFS,

I  NTERROGATI  FS ET EXCLAMATI  FS ,

I I I . I I I .O .  NOTION DE PSEUDO-DETERMINANT.

Dans ce  chap i t re ,  le  dern ie r  de  la  t ro is ième par t ie ,  nous  a l lons
achever notre analyse en examinant des déterminants qui  se révèleront
ê t re  que lque peu d i f fé ren ts  de  ceux  que nous  avons  é tud iés  jusqu ' i c i .

Ce sera  l 'occas ion  pour  no t re  méthode de  prendre  un  re l ie f  ina t tendu
propre  à  en  renouve le r  I ' app l i ca t ion .  Nous  a l lons  vo i r  qu 'e l le  permet
d 'amél io rer  sens ib lement  la  compréhens ion  t rad j t ionne l le  des  dé termi -
nants  qu i  nous  res ten t  à  é tud ie r .

Nous a l lons  examiner  les  ad jec t i f s  re la t ' i f s , ' i n te r rogat i f s  e t  exc la -
mat i fs ,  auxque ls  nous  jo ' indrons  le  dé terminant  E l  pour  des  ra isons  qu i
apparaî t ront en cours de développement.

S igna lons  tou t  de  su j te  que nous  serons  amené à  f ranch i r  par  endro i ts
les  l im i tes  que nous  avons  en  leur  temps f i xées  à  no t re  ana lyse .  Les  mots
dont  nous  a l lons  examiner  les  emplo is ,  S ' i l s  appara issent  comme des  mar -
queurs  de  mise  en  phrase,  ne  seron t  p lus  des  ava tars  concre ts  de  l 'a r t i -
c le  log ique.  Pour  des  ra isons  de  conrnod i té  d 'express ion ,  nous  appe l le -
rons de tels mots des PSEUDO-DETERMINANTS. Ces pseudo-déterminants res-
tent des déterminants s i  on fa i t  de ceux-c ' i  s ' implement des marqueurs de



-  { { g_

mise en  phrase sans  les  rapprocher  de  l 'a r t i c le  log ' ique .  I l  y  a  là  un
prob lème de dé f in i t ion  sur  leque l  i l  nous  faudra  nous  exp l iquer .

I r r .  r r r .1 .  QUELQUES ANAL0GTES.

Les  au teurs  des  granrna i res  usue l les  cons ta ten t  depu is  tou jours  la

s ' im i l i tude  morpho log ique,  l iée  à  la  p résence du  syn tagme Sge! ,  Qu i  rap-

proche les  ad jec t i f s  re la t i f s ,  in te r rogat ' i f s  e t  exc lamat j fs .  Nous a l -

lons  vo i r  que  ce t te  s im i l i t ude  es t  I ' express ion  d 'une  paren té  log ' ique
que no t re  ana lyse  révè le .

Nous procèderons de la manjère suivante.  Nous examinerons de façon

déta i l lé  les  seu ls  ad jec t i f s  re la t i f s  a f jn  de  proposer  une exp l i ca t ion

log ique de  leur  emplo i .  Nous nous  apercevrons  a lo rs  que ce t te  exp l i ca-
t ion  rend compte  auss i ,avec  les  mod i f i ca t ions  nécessa j res ,  des  emplo is
des  ad jec t i f s  in te r rogat i f s  e t  exc lanra t i f s .  Cec i  nous  amènera  à  poser

comme pr inc ipe  généra l ,  1 ié  à  l ' appar i t jon  du  syn tagme que l ,  les  te rmes

de  l ' exp l i ca t ion  p roposée .

A.vant  d 'en t reprendre  I 'examen annoncé,  no tonsque 1 'ana log ie  morpho-

log ique man i fes tée  par  1a  présence du  syn tagme que l  n 'es t  pas  le  seu l
point  qui  m' i l i te pour un rapprochement de nos di f férents adject i fs dé-

te rmina t ' i f s .  0n  do i t  auss i  remarquer  l ' a f f in i té  du  syn tagme que l  avec

I 'a r t i c le  dé f in i .  Dans  le  cas  des  ad jec t i f s  re la t i f s  i l  y  a  purement  e t

s implement amalgame, dans les deux autres cas cet amalgame peut avoir

l ieu  ou  non.  Ce qu i  impor te  c 'es t  que ce t te  a f f in i té  ne  por te  que sur

I 'a r t i c le  dé f jn i .  0n  n 'observe  en  e f fe t  jamais  de  combina ison avec

l 'a r t i c le  indéf in i  ou  les  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs .  Nous

ne serons pas surpr is s i  le syntagme quel  apparaissai t  comme la marque

drune  opéra t ion  l i ée  à  1a  dé f in i t i on  imméd ia te ,  pa r  oppos i t j on  à  I ' i ndé-

f in i t i on  d 'une  par t  e t  aux  dé f in i t i ons  méd ia tes  d rau t re  par t .

I  I  I  .  I  I I  .2 .  ANALYSE DE L 'ADJICTIF RELATIF.

L 'ad jec t i f  re la t i f ,  corme chacun sa i t ,  peut  ê t re  cons idéré ,  au

moins  du  po in t  de  vue morpho log ique comne l 'amalgame d 'un  ar t i c le  dé f i -

n i  et  du morphème quel .  Considérons les exemples suivants :
( lgç )  je  1u i  a i  adressé une le t t re ,  laque l le  le t t re  ne  lu i  a  pas

été  remise .  (NGF 69)
( t25) je lu ' i  a i  adressé une let t re.  La

été remi se.

d i te  le t t re  ne  lu i  a  pas
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A la  ponc tua t ion  près ,  ce  qu i  n 'es t  pas  sans  doute  un  hasard ,  ces
deux phrases  ne  d i f fè ren t  qu 'en  les  mots  sou l ignés .  Cec i  nous  inc i te  à
rapprocher  l ' ana lyse  de  I 'express ion  laque l le  le t t re  de  l ,express ion
la  d j te  le t t re .  Nonobstan t  l ' amalgame on peut  d is t inguer  dans  I 'expres-
s ion  laque l le  le t t re  un  a r t i c le  dé f jn i ,  pu is  le  syn tagme que l ,  pu is  un
nom.  Le  syn tagme que l  occupe a lo rs  la  p lace  de  l 'ad jec t i f  d i te  dans  la
seconde express ion .

S i  on  le  cons idère  a lo rs  comme un ad jec t i f  sa  s ign i f i ca t ion  semble
ê t re  le  renvo i  à ]a  p récédente  occur rence du  mot  qu , i l  p ré f i xe  e t  à  la
s ign i f i ca t jon  qu ' i l  p rend a lo rs .  Appro fond issons  ce t te  ten ta t j ve  d ,ex-
p l i ca t ion  en  examinant  les  exemples  su ivants  :

( tz t )  ie  tu i  a i  adressé une le t t re .  une le t t re  ne  lu i  a  pas
été  remise .

( r t l )  ie  lu i  a i  adressé une le t t re .  ce t te  le t t re  ne  lu i  a  pas
été  remise .

( tZg)  je  lu i  a i  adressé une le t t re .  La  le t t re  ne  lu i  a  pas
été  remise .

Dans l 'exemple  ( rgg)  r ien  n ' ind ique que la  deux jème occur rence de  le t t re
doj t  correspondre au même objet  mondajn que lors de sa première occurrence.
S i  c 'es t  le  cas '  une ind ica t ion  es t  nécessa i re .  Par  cont re  1 'exemple  ( rg+)
cor respond assez  b ien ,  au  po in t  de  vue du  sens ,  aux  exemples  ( t t+ )  e t  ( rZg .
Mieux  que  1 'exemple  ( rZ ( ) .  Ce la  met  en  év idence  la  nécess i té  d ,une  dé f jn i -
t ion ,  ce  qu i  ne  do i t  pas  nous  surprendre  pu isqu,au  moment  de  la  seconde
occur rence de  le t t re  1 'ob je t  monda in  évoqué dans  la  cor respondance es t
déjà repéré au moyen de la correspondance réal isée par la première occur-
rence. Par rapport  à la première occurrence qui  correspond à une adhé-

rence l ib re ,  ce  qu i  es t  marqué par  l ' a r t i c le  jndéf in i ,  la  seconde cor res-
pond. à une adhérence l iée.

Que la  dé f in i t ion  ne  so i t  pas  immédia te  en  généra ' l  fa i t  p ré fé rer  la
t ranscr ip t ion  ( r } } )  à  la  t ranscr ip t ion  ( tz8) .  I l  y  a  en  généra l  nécess i té
d 'une  méd ia t ion  de  la  dé f in i t i on ,  gu j  peu t  ê t re  rendue  auss j  pa r :

( tzg)  ie  lu i  a i  adressé une le t t re .  Ma le t t re  ne  lu i  a  pas
été  remise .

Nous pensons sou l igner  a ins i  le  fa i t  que Ie  syn tagme que l  assure  une
médiat ion sous forme d'un renvoi  à une correspondance déjà énoncée. Ceci
indu i t  au tomat iquement  1e  pré f ixage par  l ' a r t ' i c le  dé f jn i  e t  de  man ière
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exc lus ive .  En  e f fe t  I ' u t i l i sa t ion  de  l ' a r t i c le  indé f in i  es t  exc lue
pu isqu l i l  V  a  dé f in i t i on ,  e t  ce l le  des  ad jec t i f s  démons t ra t i f s  e t  pos -
sess i f s  auss i  pu isqu ' i l s  p rocèden t  d 'une  méd ia t ion  qu i  pour ra i t  s ,op-
poser  à  ce l le  i c i  réa l i sée .

Cet te  na ture  méd ia t r i ce  pour ra i t  ê t re  l ' exp l i ca t jon  de  la  cons t i tu -
t ion  même du morphème que l .  Le  premier  morphème que,  s ign i f ia i t  1a  mise
en rappor t ,  e t  le  second,  g l ,  1 'ob je t  v isé  par  ce  rappor t ;  I ' amalgame
desdeux cor respondra i t  a lo rs  au  marquage du  renvo j  a ins i  dé f in i .  Nous
n 'en t re rons  pas  dans  ce t te  p rob lémat jque e t  nous  nous  conten terons  pour
fonder  no t re  ana lyse  du  mot  te l  qu ' i1  appara i t ,  tou t  cons t ru i t rdans  la
' l  
angue.

I I I .  I I I .3 .  N0TION DE MARQUEUR DE DEFINIT I0N.

Nous appe l le rons  MARQUEUR DE DEFINIT ION tou t  mot  qu i  p lacé  devant
un  nom en  s i tua t ion  d ' i ndé f jn i t i on  cons t i tue  avec  lu i  une  express ion  en
s i tua t ion  de  dé f in i t i on .

Sou l ignons  que le  marquage de  dé f in i t ion  es t  indépendant  de  la  dé ter -
mina t ion .  Pour  qu ' i l  y  a i t  dé termina t ion ,  le  marquage par  un  dé terminant ,
i c i  nécessa i rement  l ' a r t ' i c le  dé f in i  comme nous  l ,avons  vun  es t  requ is .

Ev idenrnent  l ' a r t i c le  dé f  jn i  appara i t  i c i  dans  un  emplo i  , ' régu l ie r , '  au
sens  de  I I . I I .  pu ' i squ ' i1  co r respond  g rosso  modo à  une  repr i se  anaphor i -
que.  E t  c 'es t  tou t  na ture l lement  que nous  cons idérerons  ' l ,ad jec t i f  

re la -
t i f  cornme un amalgame de l 'a r t j c le  dé f in i  ( régu l ie r )  e t  du  marqueur  de
dé f in i t i on  que l .  Vo ic i  un  exemple  :

( tao) nous port ions des habi ts avec de grands boutons de nacre
semés d 'hermine,  au tour  desque ls  boutons  é ta i t  éc r i te  en
la t , i n  ce t te  dev ise . . .  (GLFC,  236) .

Dans  ce t te  phrase  desque ls  s 'ana lyse  en  des  (=  de  1es)  +  que ls .  L ra r -
t i c le  dé f in i  assure  le  contac t  qu i  es t  p réparé  par  1e  marqueur  que l  qu i
fa i t  passer  le  mot  boutons  (deux ième accur rence)  d 'un  s ta tu t  d ,ex is tence
fa ib le  à  un  s ta tu t  d 'ex is tence fo r te ,  par  une procédure  d ,o rdre  anapho-
r ique .

I I I . . I I I .4 .  GENERALISATION DE L 'ANALYSE.

Avant  de  proposer  une dé f in i t ion  préc ise  nous  a l lons  confor te r  no t re
ana lyse  en  é tendant  son app l ica t ion  au  t ra i tement  des  ad jec t i f s  in te r ro -
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gat i f s  e t  exc lamat i fs .  Cons idérons

( t3 l )  C 'es t  à  que l le  d is tance

(  t+ )  Que l le  ma ison  !

1es  exemples  su ivants  :

d ' j c i ,  l e  V ieux-Nançay  (GLFC 252)

La phrase ( tat)  expr ime la recherche de la longueur du chemin qu' i  mène

au V ieux-Nançay .  L ' in te r rogat ion  cons is te  à  requér i r  la  dé f in i t ion  drune

d is tance  e t  i nv i te  donc  à  la  subs t i tu t ion  d 'une  dé f in i t i on  à  une  indé f i -

n i t ' i on .  Le  fa j t  que l ' j n te r rogat ion  por te  sur  ce t te  dé f in i t ion  peut  ê t re

mjs  en  év idence  par  1a  p réc is ion  su ivan te :

(r3Z) je ne vous demande pas une distance quelconque, mais l -q

d is tance  qu i  sépare  le  V ieux-Nançay  d r i c j .

I c i  I ' a r t j c le  dé f in ' i  s ' impose  pu isqu ' i l  y  a  une  e t  une  seu le  mesure

de la  d ' i s tance en t re  ces  deux  po in ts .  Le  morphème que l le  dans  I 'exemple

( t ' ] l )  a ,  en t re  au t res  choses ,  un  s ta tu t  ana logue à  ce lu ' i  que  nous  lu i

avons  donné dans  no t re  ana lyse  des  ad jec t i f s  re la t i f s .  I l  es t ,  1à  encore ,

à  1a  jo in tu re  en t re  l ' i ndé f in i t i on  e t  l a  dé f in i t i on .

C 'es t  encore  le  cas  dans  I 'exemple  ( t+ ) .  Nous av ions  no té  dès  0 .11 .2 .

I 'a f f in i té  de  cer ta jns  dé termjnants  avec  le  tour  exc lamat i f .  0n  peut

d i re  :
(  tg )  La  ma ison  !
(rr3) Cette mai son !

( t3q) Ma maison !

mai s pas

(tgs) rUne maison !

Comme l ' in te r rogat ion ,  1 'exc ' lamat ion  suppose la  réa l i té  phys ique de

1 'ob je t  évoqué :  i l  es t  nécessa i rement  en  s i tua t ' ion  d 'ex is tence fo r te .

Cet te  nécess i té  impose le  cadre  de  la  dé f in i t ion  e t  le  marqueur  que l

peut  serv i r  i c j  auss i  à  p lacer  en  s i tua t ' ion  de  dé f in ' i t ion  un  mot  qu i

sera i  tapr io r t  en  s i tua t ion  d '  jndé f  in i t jon .

Cec i  d i t ,  après  avo i r  sou l igné l 'ana log ie  dans  le  t ra ' i tement  du  syn-

tagme que l  dans  l 'ana lyse  de  nos  t ro is  types  d 'ad jec t i f s ,  i l  fau t  b ien

conven i r  que des  d i f fé rences  subs is ten t .  La  p lus  man i fes te  es t  1a  pré-

sence d 'un  pré f ixage amalganéawc l 'a r t j c le  dé f in i  dans  le  cas  de  I 'ad-
jec t i f  re la t ' i f ,  e t  l ' absence,  p resque régu l iè re  d 'un  te l  p ré f i xage dans

le  cas  des  ad jec t i f s  in te r rogat i f s  e t  exc lamat i fs .

En  fa i t  nous  pensons  qu ' i l  f au t  d i s t inguer  1e  marquage  re la t j f ,  du

marquage interrogat i f  ou exclamat i f .  Et  les termes mêmes de notre appro-
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che nous  y  inc i ten t .  Nous avons  remarqué la  na ture  par t i cu l iè re  du  rap-
port  entre le texte et  le rnonde dans le cas de l ' interrogat ion et  de
l 'exc lamat ion .  Le  monde es t  nécessa i rement  conçu cornme ex is tan t  rée l le -
ment :  l e  tex te  i c i  n 'es t  que  t ransc r ip t ion  du i rmonde.  Ce t te  façon  qu 'a

ic i  le  tex te  de  ré fé rer  au  monde es t  nécessa i re  à  l ' é labora t ion  d 'une
in te r rogat ion  ou  d 'une exc lamat ion  :  i l  y  a  dans  les  deux  cas  ré fé rence

à un  monde qu i  es t  supposé b jen  rée l .
Cec i  n 'es t  p lus  nécessa i re  dans  le  cas  du  marquage  re la t i f .  I l  su f f i t

qu ' i l  y  a i t  eû loccur rence préa lab le ,  pour  assurer  le  renvo i ,  e t  concur -
renrnent correspondance. Que le monde alors évoqué ai t  ou non vér j table
ex js tence n ' impor te  pas .  t t  le  monde n 'é tan t  pas  rée l lement  engagé,  1e
tex te  peu t  jouer  du  rappor t  qu ' i l  en t re t ien t  avec  lu i .0n  peu t  jndu i re

de ce t te  cons ta ta t ion  un  c r i tè re  qu i  va  se  révé le r  in té ressant  dans  la
su ' i te .  Le  marquage re la t i f ,  dans  la  mesure  où  i l  n 'engage pas  la  réa l i té
du monde es t  suscept ib le  d 'une invers ion .  0n  peut  cons idérer  un  nom en
s j tua t ion  de  dé f in i t i on  e t  ten te r  de  le  p lacer  en  s i tua t ion  d ' i ndé f in i -
t jon .  Dans le  cas  du  marquage in te r rogat i f  e t  exc lamat j f  ce  n 'es t  p lus
poss ib le  car  le  tour  in te r rogat i f  e t  le  tour  exc lamat i f  supposent  une ac-
cepta t ' ion  de  la  réa l i té  du  monde.  Les  ob je ts  v isés  on t  nécessa i rement

a lo rs  une ex is tence fo r te .

La  d i f fé rence que nous  venons de  re lever  cont r ibue peut -ê t re  à  l ' e f -
facement  de  l ' a r t i c le  dé f in i  dans  le  cas  de  l ' i n te r roga t ion  e t  de  I ' ex -
c lamat ion  e t  de  son  ma in t ien  dans  le  cas  de  la  re la t ion .  Dans ' le  p remie r

cas  l 'ob je t  v ' i sé  es t  be l  e t  b jen  dé f in i  e t  i l  y  a  une redondance de
l 'a r t i c le  dé f in i .  Dans  le  second  cas ,  on  es t  encore  dans  le  cadre  d 'une
ex is tence fa ib le  qu i  es t  jus tement  en  t ra in  de  se  " fo r t i f ie r "  par  I 'u -
t i l j sa t ion  du  marquage  re la t i f .  L 'a r t j c le  dé f in i  es t  a lo rs  nécessa i re
pour  sou l igner  la  dé f in ' i t ' i on .

I I I . I I I .5 .  DEFINIT IONS.

Nous appel lerons MARQUAGE RELATIF (de déf in i t ' ion) tout  marquage de
déf in ' i t ion  appara issant  dans  une s i tua t ion  où  la  réa l i té  du  monde n 'es t
pas engagée. Nous appel lerons MARQUAGE ABSOLU (de déf in i t ion) tout  mar-
quage de  dé f in i t ion  appara issant  dans  une s i tua t ion  où  la  réa l i té  du
monde es t  engagée.  Des observa t ions  c i -dessus  on  peut  indu i re  I 'ex is -
tence  d 'un  éven tue l  marquage  re la t i f  d ' i ndé f in i t i on ,  e t  f  i nex is tence

a pnon d 'une te l le  opéra t ion  converse  pour  la  dé f jn i t ion .
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Le morphène quel  sera pour nous un marqueur relat i f  dans le cas de la

re la t ion  e t  un  marqueur  abso lu  dans  le  cas  de  l ' i n te r rogat ion  e t  de  I 'ex -

cr amarion. Nous apper rerons ADJECTIF 5[!âtÈ! ]:.:1tt ̂ g 
j.*"1!_U 

#3l"slg"'.s.*
de l 'a r t j c le  dé f in i  e t  du  syn tagme que l r rassurant  un  marqudge re la t i f  de

déf in ' i t ion .  Nous appe l le rons  ADJECTIF INTERROGATIF le  mot  que l ,  avec  les

var iat ions en genre et  en nombre, assurant un marquage absolu de déf in i -

t ion dans un énoncé interrogat i f .  Nous appel lerons ADJECTIF EXCLAMATIF

le  mot  que l ,  avec  les  var ja t jons  en  genre  e t  en  nombre ,  assurant  un  mar -

quage absolu de déf jn i t ion dans un énoncé erc.brnat i f ,

La  c i rcu la r i té  des  deux  dern iè res  dé f in i t ions  ne  nous  échappe pas .

Pour  la  lever  i l  faudra i t  ana lyser  complè tement ,  de  man ière  log ' ique ,  la

na ture  exac te  de  l ' ' i n te r rogat ion  e t  de  l 'exc lamat ion .  Ce la  nous  amènera i t

t rop  1o ' in .  Nous nous  conten tons  ic i  d 'une approche maladro i te  ma is  su f f i -

san te ,  eu  égard  à  no t re  ob jec t ' i f  qu i  res te  une d i f fé renc ia t ion  des  dé ter -

minants .  A  ce  propos ,  i l  fau t  sou l igner  que les  ad iec t i f s  in te r rogat i f s

e t  exc lamat i fs  sont  des  pseudo-déterminants  au  sens  de  I I I .0 .1 .  Ce ne

son t  pas  des  ava ta rs  de  l ' a r t j c le  log ique  e t  j l s  n 'assuren t  sa  fonc t ion

qu 'à  
' l a  

su i te  d 'un  e f facement  canon ique .  Quant  à  1 'ad jec t i f  re la t ' i f  ,  i l

n ,es t  un  dé terminant  que par  1a  présence de  I 'a r t i c le  dé f in i  amalgamé en

son se in  au  morphène que l .

I I I . I I I .6 .  ANALYSE DE TEL.

Nous avons  no té  à  p ropos  du  marquage re la t j f  de  dé f in i t jon  qu ' i l

é ta j t  suscept ' ib le  d 'une jnvers ion .  Nous appe l le rons  MARQUEUR ( re la t i f )

D ' INDEFINIT ION tou t  mot  qu i  p lacé  devant  un  nom en s i tua t ion  de  dé f in i -

t i on  cons t i tue  avec  lu i  une  express ion  en  s i tua t ion  d ' i ndé f in i t i on .  Un

te1 marqueur conçu ic i  aprbr i  existe-t- j l  réel lement dans 1a langue ?

La réponse a f f i rmat ive  à  ce t te  ques t ion  décou le  de  l 'ana lyse  du  dern ie r

dé terminant  qu i l  nous  res te  à  examiner ,  à  savo i r  te l .

Cons idérons  l 'exemple  su ivant  :

( rae)  La  dou leur  d 'un  te l  honrne es t  la  p lus  be l le  o ra ison funèbre .

L 'express ion  un  te l  ind ique qu 'on  sa i t  de  que l  homme on par le  (s i tua-

t ion  de  dé f jn i t ion)  tou t  en  u t i l i san t  un  pré f ixage indéf jn i .  Le  syn tagme

te l  réa l i se  la  t rans format ion  nécessa i re  :  c 'es t  un  marqueur  d ' indé f i -

n i t i on .

C 'es t  un  dé terminant  comme le  mont re  l 'exemp' le  su ivant  :
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( t3 Ï )  I l  y  a  te l  res taurant  à  Metz ,  où  les  un jvers i ta i res

déjeunent

B ien  s t r  c res t  en  fa i t  un  pseudo-déterminant ,  la  vér i tab le  dé termjna-
t ' i on  é tan t  assurée  par  l ' a r t i c le  indé f in i .  La  canon jc i té  d 'un  te l  p ré f i -

xage exp l ique ic i  auss i  l ' e f facement  éventue l  avec  un  non-sys témat ic i té
qu i  nous  para î t  cor respondre  là  auss i ,  à  l ' aspec t  re la t i f  du  marquage.

Af jn  de  conc lu re  de  la  man ière  qu i  conv ien t  au  chap i t re ,  une man ière
ouver te  car  nous  avons  b ien  le  sent iment  de  n 'avo i r  réa l j sé  i c i  qu 'une

esqu isse ,  p roposons  que lques  exemples  qu i  i l l us t ren t  b ien  la  réc ip roc i té
des  marqueurs  que l  e t  te l .

( t z+)  je  lu i  a i  adressé une le t t re ,  laque l le  le t t re  ne  lu i  a  pas

été  remise .
(r la)
(rrs)
(tqo)

(tçr )

j e  n 'a i  pas  reçu  une  te l le  le t t re .

Lequel

Unte l

Laisns cela te l  que. ' l

I I I . I I I .7 .  B ILAN DU CHAPITRE DOUZE.

I l  nous  fau t  b jen  reconnaî t re  1a  fa ib lesse  de  no t re  p ropos .  Mis  à
par t  deux  observa t ' ions  por tan t  sur  l ' a f f  in i té  des  dé terminants  re la t ' i f s ,
i n te r roga t i f s  e t  exc lamat i f s  avec  la  dé f in j t i on  d 'une  par t  e t  ce l le  de
te l  avec  l ' i ndé f in i t i on  d 'au t re  par t ,  e t  su r  1e  jeu  re la t i f  de  que l  e t  de
te l ,  no t re  approche n 'a  pas  donné ic i  de  résu l ta ts  sens ib les .  Nous avons
tenu néanmoins  à  p résenter  l ' é ta t  de  nos  ré f lex ions  e t  ce la  pour  deux
ra isons .  La  première  décou le  de  no t re  vo lon té  de  présenter  tou tes  les
app l ' i ca t ions  de  no t re  méthode,  les  bonnes e t  les  moins  bonnes,  pu isque
nous entendons rester systémat ique La seconde relève de notre convi  ct ion
in t ime qu i  cons ' i s te  à  penser  qu 'une ana lyse  en  des  te rmes log iques  de
l ' i n te r roga t ion  e t  de  I ' exc lamat ion  es t  poss ib le  e t  qu 'e l le  pour ra  con f j r -
mer  ou  in f i rmer  les  p remiers  ba lbu t iements  que nous  en  avons  donnés ic i .



IV .  CONCLUSION

IV.O.  PREAMBULE DE LA CONCLUSION

IV.O.O.  LES L IMITES DE NOTRI  APPROCHE.

Nous voic i  arr ivé au terme de notre analyse et  du projet  que nous

av ' ions  fo rmulé  dans  l ' i n t roduc t ion .  Nous avons  examiné success ivement

chacun  des  dé te rminan ts  appara issan t  dans  la  l i s te  é tab l ie  en  0 . I I I .1 .

I l  va  nous  fa l lo i r  ma in tenant  rassembler  nos  observa t ions  a f in  de  pro-

poser une présentat ion synthét ique des détermjnants et  une exposi t ion

des quest ions apparues au cours de notre étude. Et f inalement tenter

d'esqui  sser une déf i  n i  t ion de I  a déterm' inat i  on .

Nous tenons ,  avant  tou t  déve loppement ,  à  rappe ler  ce  qu i  fa i t  l ' o r ig i -

na l i té  de  no t re  approche.  Nous avons  cho is i  de  soumet t re  les  dé terminants

à  une ana lyse  log ique,  c 'es t  à  d i re ,  conrne nous  I 'avons  d i t  dès  l 'abord ,

les  examiner  du  po in t  de  vue des  rappor ts  quren t re t jen t  la  langue avec  la

réa l i té .  I l  nous  sembla i t  qu ' i l  se ra j t  en  e f fe t  i n té ressan t  de  les  cons i -

dérer corf fne des marqueurs di f férenciés de ces rapports.  Ce n'étai t  qu'une

hypothèse de travai l  et  cela en reste une. Nous nous permettons de penser

qu 'e l le  es t  pa r t ' i cu l iè rement  adap tée  à  l ' ob je t  même de  l ' é tude .  C 'es t
I 'un  des  po in ts  dont  nous  a l lons  débat t re  ma in tenant .

Nous  reconna issons  b ien  vo lon t ie rs  néanmoins  les  l im i tes  d 'une  te l le

approche.  Nous avons  examiné les  dé terminants  d 'une cer ta ine  façon,  t rès
par t i cu l jè re ,  e t  i l  en  ex is te  b ien  d 'au t res .  E t  nous  savons  que  tou te  ana-
' l yse  par t je l le  es t  in rnéd ia tement  réduc t r i ce .  C 'es t  d j re  que les  te rmes de

cet te  conc lus ion  devront  ê t re  sys témat iquement  re la t i v isés .  S ' i  no t re  t ra -

va i l  a t te igna ' i t  l e  n jveau  d 'une  con t r ibu t ion  recevab le  à  l ' é tude  des  dé-

te rminants  de  man ière  à  fac i l i te r  une fo rmula t ion  sa t is fa isan te  de  leur

rô le  dans  la  langue,  nous  ser ions  a lo rs  dé jà  t rès  heureux .

IV"0 .1 .  PREMIER OBJECTIF  :  L 'OBTENTI0N D 'UNE CLASSIF ICATI0N.

I l  ne  fau t  vo ' i r  en  fa i t  dans  no t re  t rava i l  qu 'une ten ta t i verparm' i

b ien  d 'au t resrde  renouve l lement  d tune ana lyse  tou jours  recommencée.  Que
cette tentat ive,  du fa i t  de son caractère systémat ique, ai t  pu induire çà
et  1à  des  cons idéra t ions  un  peu fo rcées  c 'es t  cer ta in .  E t  que,  su ivant  le
po in t  d 'app l i ca t ion ,  e l le  so i t  apparue  p lus  ou  mo ins  conc ' luan te ,  ce  l ' es t

encore .  Nous avons  en  e f fe t  dé l ibérément  sacr i f ié  l ' exhaus t iv i té  de  la

réf lexion au développement cohérent de notre approche.
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Nous  av ions  en  e f fe t  en  vue  l ' é labora t ion  d 'une  c lass i f i ca t ion  o r ig i -
na le ,  fondée sur  des  pr inc ipes  qu ' i  t ranscendent  le  matér iau  l ingu ' i s t ique
qu 'e l le  o rdonne à  sa  man ière .  Ce c lassement  pour ra i t  peut  ê t re  par t i c i -

per  à  une amél io ra t ion  de  1a  présenta t ion  t rad i t ionne l le  des  dé terminants
te l le  qu 'on  peut  la  t rouver  dans  1es  grammai res  usue l les .

IV .O.2 .  DEUXIEME OBJECTIF.  LE DEVELOPPEMENT D 'UNE INVESTIGATION ORIGINALE.

Au de là  de  l ' essa j  de  c la r i f i ca t ion  a ins i  suggéré ,  nous  nous  devons

de nous interroger sur les phénomènes qui  ont  pu apparaî t re au cours de
' l ' ana lyse .  

I l s  son t  t rès  nombreux  e t  nous  avons  tou jours  essayé de  les
no te r ' l o rsqu ' j l s  se  man i fes ta ien t .  I l s  son t  t rès  d ive rs  e t  engagen t  d i f -

férentes problémat iques. Nous tenterons de les regrouper af jn de formuler
préc isément  les  ques t ions  qu ' i l s  posent .  Nous ne  pouvons espérer  leur  ap-
por te r  i c i  des  réponses  sa t is fa isan tes ,  e t  nous  nous  conten terons  de  b ien
déf in i r  les  p rob lèmes évoqués.

IV .0 .3 .  TROISIEME OBJECTIF  :  LA  PROPOSIT I0N D 'UNE DEFINIT I0N.

Enf in  j l  nous  faudra  pour  f in j r  nous  r i squer  à  donner  une dé f in i -

t i on  de  la  dé te rmjna t ion .  D isons  tou t  de  su i te  qu ' i l  ne  fau t  pas  espére r
i c i  abou t j r  à  que lque  chose  de  vér i tab lement  sa t j s fa isan t .  P lu tô t  qu 'en-

tendre  le  mot  dé f in i t ion  en  un  sens  dé f in i t i f ,  nous  voudr ions  en  user
d 'une  man iè re  un  peu  mo ins  assurée .  I l  s 'ag i ra  p lu tô t  d 'une  ébauche  de
dé f in i t i on  don t  on  a imera i t  que  les  capac i tés  d 'exp l i c i ta t ion  a t te ignen t
un  n iveau comparab le  à  ce lu i  des  dé f in i t ions  qu 'on  peut  t rouver  par  a i l -
leurs .  Cet te  ébauche es t  o rgan isée en  ver tu  des  présupposés  log iques  qu i

ten ten t  de  cerner  ce  qu i  nous  para î t  ê t re  le  po in t  c ruc ia l  de  la  dé ter -

mina t ion ,  le  foyer ,  encore  t rès  mystér ' ieux ,  au tour  duque l  e l le  s 'o rdonne.

S i  no t re  t rava i l  con t r ibua ' i t  a ins i  à  dés igner  c la i rement  le  l ieu  où
do jvent  ê t re  pensés  les  mécan ismes l ingu is t iques  de  la  dé terminat ' ion ,  on
pour ra i t  a lo rs  peut  ê t re  cons idérer  qu ' i1  possède f ina lement  une cer ta ine

u t i  I  i  t é .

IV .O.4 .  PLAN DE LA CONCLUSION.

De ce t te  rap ide  déc la ra t ion  d ' in ten t ion ,  on  peut  in fé rer  immédia te-
ment  le  p lan  de  no t re  conc lus ion .  f i te  comprendra  t ro is  chap i t res .  Le
premier ,  gu i  por te  le  numéro  XI I I ,  sera  consacré  à  1a  présenta t ion  d 'un
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b i lan  sys témat ique e t  c r i t ique  de  no t re  ana lyse .  Le  second,  qu i  por te  le

numéro XIV, devra être considéré conrne une tentat jve de rassemblement des

d i f fé ren ts  p rob lèmes dont  ' i l  faudra j t  ensu j te  débat t re .  Le  t ro is ième,  gu i

por te  le  numéro  XV e t  cons t i tue  le  dern ie r  chap i t re  de  ce  t rava i l ,  con-

s is te ra  à  p roposer  e t  à  jus t i f ie r  l ' ébauche de  dé f in i t ion  que nous  ten te-

rons ,  de  man ière  un  peu téméra i re ,  d 'é laborer  a f in  de  cont r ibuer  à  exp l i -

c ' i te r  le  rô le  des  dé terminants  dans  no t re  langue.

IV .  I ,  CHAPITRE TREIZE UNE CLASSIF ICATION DES DETERMINANTS

IV. I .O.  DEUX PRESENTATIONS DE LA CLASSIFICATION OBTENUE.

Nous a l lons  présenter  le  b i lan  de  no t re  é tude sous  deux  fo rmes.  La
première  fo rme cons is te ra  en  l 'é tab l i ssement  d 'une l j s te  des  dé terminants ,

laque l le  a  é té  annoncée  en  0 . I I I .0 .  Une  s imp le  compara ison  avec  la  l i s te

donnée en  0 . I I I .1 .  permet t ra  de  mesurer  les  e f fe ts  de  no t re  ana lyse .  Nous

assor t i rons  b ien  év idenrment  ce t te  nouve l le  I i s te  de  tous  les  conmenta i res
propres  à  en  fa i re  ressor t i r  les  s ingu la r i tés .

La  seconde fo rme cons js te ra  en  l 'esqu jsse  d 'un  tab leau f iguran t  la  ré -

par t i t i on  des  dé te rminan ts  se lon  qu ' i l 9  re lèven t  de  l ' express ion  d 'un
précontac t  ou  d 'un  contac t .  Ces  deux  no t ions  jn t rodu i tes  en  I . I I I .1 .  se

sont en ef fet  révélées être à la base de toute notre analyse, comme nous

l 'annonc ions  a lo rs .  Ce sont  e l les  qu i  gÉnèrent  le  c lassement  d i f fé renc ié

que nous  recherch ions  e t  i l  nous  para i t  in té ressant  d 'expr imer  sous  une

forme part icul ièrement compacte ce c lassement.  Cela permet de sais i r

d 'emb lée  le  réseau  complexe  de  re la t io ruqu ' i l  é tab l j t  en t re  les  d i f fé '

ren ts  dé terminants  e t  d 'en t revo i r ,  au  moyen des  re la t jons  dr ident i té  e t

de  d i f fé rence qu i  peuvent  ê t re  a lo rs  remarquées,  l ' exp lo i ta t ion  qu i  peut

en  ê t re  fa i te .  I c i  auss i  nous  fe rons  su iv re  le  tab leau des  cornmenta i res
qu i  nous  para î t rons  nécessa i re  a f in  d 'en  fac i l i te r  f  in te rpré ta t ion  s inon

la  lec tu re .

Les  deux  fo rmes que nous  donnons a ins i  à  no t re  b i lan  sou l ignent  d 'une

part  la part  concrète de notre t ravai l ,  qui  peut apparaî t re alors comme

l 'é labora t ion  d 'une  c lass i f i ca t ion  des  dé te rminan ts  te l s  qu ' i l s  pa r t i c i -

pent  au  matér iau  l ingu is t ique,  e t ,  d rau t re  par t ,  sa  par t  abs t ra i te ,  qu i

doi t  être alors comprise conrne une recherche des mécanismes logiques

tap is  au  se in  du  processus  de  dé terminat ion  e t  dont  I 'exp l j c i ta t ion  pour -

rai t  contr ibuer à en pénétrer le sêns,.
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IV .  I .1 .  RAPPEL METH0DoLOGIQUE.

Avan t  de  donner  la  l i s te  e t  l e  tab leau  a ins i  dé f in i s ,  nous  a l lons
reven i r  sur  les  g randes l ignes  de  no t re  ana lyse  a f in  d ,en  re t racer  une
dernière fo is,  et  ce t rès rapidement,  les contours.  Au cormencement i l
y  a  l ' i dée  de  "m ise  en  phrase"  te l l e  que  nous  l ' avons  décr i te  dès  I ' i n -
t roduc t ion  en  0 . I I .1 .  E l le  n 'a  r ien  d 'o r ig ina l ;  l a  seu le  nouveau té  qu ,on
a pu  a lo rs  p roposer  cons is te  en  l 'exp lo i ta t ion  s t r i c tement  log ique que
nous en  avons  fa i te .  Ce premier  pas  nous  a  fourn i  un  pos tu la t  que nous
avons formulé à peu près en ces termes :  i l  y  a coincjdence, s inon iden-
t i té '  en t re  la  dé terminat ion  e t  la  mise  en  phrase.  De ce  pos tu la t  décou-
la i t  a lo rs  la  l i s te  des  dé te rminan ts  é tab l ie  en  0 . I I I .1 .

Nous avons ensui te approfondi  cet te approche de la déterminat ion en
cons t ru isan t  ce  que  nous  avons  appe lé  l ' a r t i c le  log ique  en  I I . I .  p lus ieurs
déterminants  nous  appara issa ien t  en  e f fe t  ê t re  les  p ro jec t ions  dans  le
concret  de la langue d'un même objet  abstrai t  qui  détenai t  en profondeur
les propr iétés de déterminat ion qui  leur sont communes. Le fai t  que

./autres déterminants ne soient pas de tel les project ions nous a condui t
p lus  ta rd  à  d is t inguer  parmi  la  c lasse  des  dé terminants  la  sous  c lasse
des  pseudo-dé te rminan ts .  Ce t te  d js t inc t ion  a  p r i s  e f fe t  en  I I I . I I I .  La
termino log ie  employée a  pu  para î t re  ma ladro i te  ma js  nous  ten ions  à  cons j -
dérer tout  de même les pseudo-déterminants comme des marqueurs de la dé-
te rmina t ion  au  même t i t re  que les  dé terminants  vér j tab les ,  pu isque,  dans
la  p ra t ique,  i l s  marquent  e f fec t i vement  la  mise  en  phrase.

C 'es t  en  fa i t  l e  souc i  de  res te r  le  p lus  p rès  poss ib le  de  la  maté r ia -
l i t é  de  la ' l angue ,  a lo rs  que  no t re  ana lyse  pouva i t  nous  en  é lo igner ,  qu i
nous  a  inqu ié té  i c i  comme a i l leurs .  C 'es t  le  même souc i  qu i  nous  a  fa j t
exp l i c i te r  les  rappor ts  que ' la  langue en t re t ien t  avec  1a  réa l i té  en  te r -
me d 'une épreuve du  tex te  dans  le  monde,  o r ien tée  depu is  la  cons idéra t ion
d 'un  tex te  suspendu,  pJr r  fo rmal isme,  vers  les  s ign i f i ca t ions  qu ' i l  peu t
revê t i r ,  au  t ravers  d 'une évocat ion  de  p lus  en  p lus  cont ra ignante  de  la
réa l i té .  L 'é labora t ion  que  nous  avons  donnée  en  I I . I I .  e t  I I . I I I .  des
étapes  de  la  mise  en  oeuvre  de  ce t te  épreuve nous  a  a lo rs  fourn i  les  c r i -
tè res  de  d i f fé renc ia t ion  que nous  recherch ions  a f in  de  d is t inguer  les  d i -
verses  pro jec t ions  concrè tes  de  l ,a r t i c le  log ique.  E t  au  de là ,  ce  qu i
étai t  p lus inat tendu, les moyens de rendre compte, dans les mêmes termes,



--,13.r -

de la nature des pseudo-déterminants.  Nous nous sornmes permis de voir

en cet ef fet  second une manifestat ' ion bienvenue de l ' intérêt  de notre

approche.

IV . I .2 .  SECONDE L ISTE DES DETERMINANTS.

Venons-en main tenant  à  la  fo rmula t ' ion  de  la  l i s te  annoncée,  qu ' i1

fau t ,  comme nous  l ' avons  d i t ,  rapprocher  de  la  l i s te  donnée  en  0 . I I I .1 .

A. DETERMINANTS VERITABLES

indéf in i  :  u f l ,  une ,  des

dé f in i  :  l e ,  l a ,  l es
génér ique :  un ,  une ,  le ,  l a r  l es ,  tou t ,  tou te

I I .  ADJECTIFS DETERMINATIFS

Adject i f  démonstrat i f  :  ce,  cet ,  cet te,  ces

Ad jec t i f  possess i f  :  mon,  ma,  mes,  ton ,  ta ,  tes ,
son ,  sa ,  ses ,  no t re ,  nos ,
vo t re ,  vos ,  leur ,  leurs

Ad jec t j f  quan t i ta t i f  :  un ,  deux ,  t ro i s ,  . . .
aucun ,  aucune ,  nu l ,  nu1 le ,
pas  un ,  Pâs  une,  un ,  une,
que lque,  cer ta in ,  cer ta ine ,
cer ta ins ,  ce r ta ines ,  que lques ,
p lus ieurs ,  ma in t ,  ma ' in te ,  ma in ts ,
ma in tes ,  d ' i ve rs ,  d i ve rses ,
d i f fé ren ts ,  d i f fé ren tes ,  chaque

B. PSEUDO-DETERMINANTS

MARQUEUR DE DEFINITION

re la t i f  :  l eque l ,  l aque l  1e ,  1esque1s ,  lesque ' l  l es

in te r roga t i f  :  que l ,  que l1e ,  que1s ,  que l les

exc lamat j f  :  que l ,  que l le ,  que ls ,  que l les

+ MARQUEUR DT DEFINIT ION

te l ,  te l l e ,  te l s ,  te l l es

Nous a l lons  reprendre  e t  commenter  chaque l igne  de  ce t te  l i s te .  Nous

avons in t rodu i t  en  A 1e  qua l i f i ca t i f  vér j tab le  pour  d is t ' inguer  parmi  tous

les  dé terminants  ceux  qu i  son t  des  ava tars  concre ts  de  l 'a r t i c le  log ique.

La  sous-c lasse  des  dé terminants  vér i tab les  s 'oppose donc  à  ce l le  des  pseudo-

déterminants .  En I  e t  I I  son t  d is t ingués  parmi  les  dé terminants  vér ' i tab les
les  a r t i c les  d 'une  par t  e t  l es  ad jec t i f s  dé te rmina t i f s .  I l  s 'ag i t  d 'une  re -
pr ise  de  la  d is t inc t ion  e f fec tuée au  chap i t re  I I I  e t  a lo rs  commentée.

(  I .  ARTICLES -  Ar t ic le

I  
Ar t ic le

I  Ar t ic le
(

I  
I .  (ARTICLE DEFTNI )  +

I  Adject i f

I  Ad jec t i f

J ndj ect'if
Ir I I .  (ARTICLE INDEFINI )
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Parmi  les  a r t i c les ,  les  a r t i c les  indéf in is  e t  dé f in is  demeurent  iden-
t iques  à  leur  ca tégor isa t ion  t rad j t ionne l le .  Nous jn t rodu isons  la  ca té-
gor ie  a r t i c le  génér ique  car  e l le  es t  s ingu l iè re .  Nous  avons  vu  qu ' ' i l  y  a

a lo rs  en  jeu  un  monde spéc i f ique  qu i  es t  ce lu j  des  types .  Se lon  les  te r -

mes de notre étude menée au chapi t re IX les di f férents mots ic i  c i tés

re lèvent  success ivement  d 'une accept ion  in tens jonne l le  nomina l i s te ,  d 'une

accep t ion  in tens ionne l le  réa l i s te ,  d 'une  accep t ion  ex tens ionne l le  du  cas
génér ique.  I l  fau t  sou l igner  

' l ' appar i t ion  
de  tou t  dans  ce t te  ca tégor ie ,

appar i t i on  décou lan t  de  l ' ana lyse  e f fec tuée  en  I I I . l I . 5 .

Parmi 1es adject i fs déterminat i fs,  les adject i fs démonstrat i fs et  pos-

sess i fs  on t  é té  t rès  rap idement ,  t rop  peut  ê t re ,  ana lysés .  Nous nous  som-
mes conten tés  de  repérer  1a  p lace  qu ' i l s  deva ien t  occuper  dans  no t re  l j s te
sans  nous  in te r roger  vér i tab lement  sur  leur  na ture .  Cec i  exp l ique la  mjn-
ceur  du  chap ' i t re  X  qu i  leur  a  é té  consacré .  Les  ad jec t i f s  quant i ta t i f s  re -
groupent  les  ad jec t i f s  numéraux  e t  les  ad jec t i f s  indé f in is  auxque ls  on  a

re t i ré  le  mot  te l  avec  ses  var ia t ions .  0n  ob t ien t  a ins i  une un i f i ca t ion

de leur  t ra ' i tement  qu i  a  é té  déve loppé au  chap i t re  X I .
. :

Quant  à  la  sous-c lasse  des  pseudo-déterminants  e l le  rassemble  les  amal -
games en t re  a r t i c les  e t  marqueurs  de  dé f in i t ion  e t  d ' indé f in i t ion  te ls  que

nous les  avons  ident j f iés  au  chap i t re  X I I .  Les  ca tégor ies  I  e t  I I  son t  l j -
bel lées avec un premier terme entre parenthèse pour s igna' ler  les ef face-
ments  canon jque des  ar t i c les .

Ces pseudo-détermjnants  ne  peuvent  en  fa ' i t  ê t re  ass imj lés  d 'une man ière
ou  d 'une  au t re  à  des  a r t i c les ,  a lo rs  que ' les  dé te rminan ts  qua l i f i és  de  vé-
r i tablespeuvent,  et  sont souvent décr i ts au moyen de la référence à une
prob lémat ique fonc t ion  d 'a r t i c le .  Nous pensons que ce t te  p ré tendue fonc t ion
n 'es t  que la  man i fes ta t ion  de  la  p résence en  pro fondeur  de  l 'a r t i c le  log i -
que .

0n pourrai t  même, en transgressant le respect que nous vouons à l 'ex-
press ion  concrè te  de  1a  langue,  déc la rer  que la  mise  en  phrase réa l i sée
par  les  pseudo-déterminants  es t  en  fa i t  assurée par  les  a r t i c les  canon i -
quement ef facés.

IV .  I .3 .  TABLEAU RECAPITULATIF.

Venons-en pour f in i r  à la deuxième forme que nous donnons à notre

b i lan .  I l  s rag i t  d 'un  tab leau qu i  regroupe les  dé terminants  se lon  la  moda-



l i t é  de  l ' ép reuve  de

les  dé terminants  qu i

e t  d 'au t re  par t  ceux
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I ' a r t i c le  log ique  qu ' i l s  marquen t .  I l  y  a  d 'une  par t
sont  assoc iés  à  un  p ié .on tac t  ou  à  I ' i ndé f in i t ion ,
qu i  son t  assoc iés  à  un  contac t  ou  à  la  dé f in i t ion .

Précontact a r t i c le  indé f in i  /  a r t j c le  génér ique  1  /
adject i f  quant i tat i f  /  teL.

Contact a r t i c le  dé f in i

démonstrat i f  et
in te r rogat i f  e t

/  a r t i c le  génér ique 2  /  ad jec t i f s
possess i f  /  ad jec t i f s  re la t i f ,
exc I  amat i  f .

Par  a r t i c le  génér ique 1  nous  en tendons 1 'accept ion  jn tens ionne l le  nomi -
na l i s te  du  cas  génér ique ,  e t  pa r  a r t i c le  génér ique  2  à  la  fo i s  l ,accep t ion
in tens ionne l le  réa l i s te  e t  I ' accep t ion  ex tens ionne l le .  Te l  f i gu re  dans  la
première  par t ie  du  tab leau dans  la  mesure  où  i l  dér ive  de  un  te l  avec  e f -
facement  de  l 'a r t i c le  indéf in i .  Les  ad jec t i f s  re la t i f ,  ' i n te r rogat j f  e t
exc lamat i f  f iguren t  dans  la  deux ième par t ie  du  fa j t  de  la  p résence,  e f fa -
cée  éven tue l lement rde  1 'a r t i c le  dé f in i  dans  r ,ama lgame leque l .

ce  qu i  ' impor te  dans  ce  tab leau c 'es t  l ,oppos i t ion  qu , i1  sys témat ise
en t re  indé f in i t i on  e t  dé f in i t i on .  Les  a r t i c les  indé f in i  e t  dé f in i  appa-
rajssent corrne des prototypes du marquage associé à ces deux cas de f igure.
0n  peut  rapprocher  tous  les  au t res  dé terminants  de  I 'un  ou  de  l ,au t re .  Le
rapprochement  des  ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs  de  I 'a r t i c le  dé f in i
es t  c lass ique ,  ce lu j  des  ad jec t i f s  quan t i ta t i f s  de  I ' a r t i c le  indé f in i  l , es t
peut  ê t re  mo ins .

L 'oppos i t i on  en t re  jndé f in i t i on  e t  dé f in i t j on  d issoc ie  les  emp lo js  de
l ' a r t i c le  génér ique  e t  j n t rodu i t  à  une  é tude  qu i  ne  peu t  nég l ige r  1e  déve-
loppement histor ique. El le permet de rendre compte de nombreux ef fets de
s ty le  comme nous I 'avons  vu  au  chap i t re  IX .  Enf in  e l le  permet  de  concevo i r
l ' i n tégra t ion  de  la  quant i f i ca t ion  à  la  dé terminat ' ion  conïne  une nécess i té
l i ée  à  I ' i ndé f in i t i on .

Le  tab leau c i -dessus  propose a ins i  de  man ièÈe t rès  access ib le  une d j f fé -
renc ia t ion  in te rne  à  la  c lasse  des  dé terminants  qu i  appe l le  de  nombreux
développements.  I l  résume schématiquement les conclusions de notre ana' lyse.

I l  faudra i t  mesurer  à  que l  po in t  i l  ou t repasse les  l im ' i tes  d ,une é tude
object ive de la déterminat ion,  en déformant te l  ou te l  aspect,  et  cr i t iquer
les  rapprochements  e t  les  sépara t ions  qu ' i r  p ré tend sce l le r .
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I l  s 'ag ' i t  là  d 'un  progranme tou t  d i f fé ren t  du  nô t re ,  même s ' i  I  v ien t
tou t  na ture l lement  à  sa  su i te .0n  comprendra  qu 'on  ne  peut ,  e t  même ne
do i t ,  ma in tenan t  s ' y  p l ie r .  I l  nous  fau t  d 'abord  re t i re r  tou te  l ' i n fo r -
mat ion  contenue dans  no t re  ana lyse  avant  d 'en  accepter  1a  c r i t ique .

Cet te  in fo rmat ion ,  nous  a l lons  essayer  de  la  déve lopper  dans  le  cha-
p i t re  su ivan t .

IV .  I  I .  CHAPITRE OUATORZE OUELAUES OBSERVATIONS GENERALES

IV. I I .O .  TROIS TYPES D 'OBSERVATIONS.

Dans ce  chap i t re  nous  a l lons  rassembler  d i f fé ren tes  observa t ions
que nous  avons  pu  fa i re  en  poursu ivant  le  cours  de  no t re  ana lyse .  Cer -
ta ines  d 'en t re  e l les  on t  dé jà  é té  fo rmulées  de  man ière  exp l i c i te  au  mo-
ment  même de leur  appar i t ionn  d 'au t res ,  d 'o rdre  p lus  généra l ,  nécess i -
ten t  ma in tenant  un  t ra i tement  dé ta i l lé .  Dans la  mesure  où  ces  observa '
t ions  v jennent  en  que lque sor te  s ' jnscr i re  de  man ière  seconde dans  le
f i l  de  no t re  p ropos ,  nous  ne  pouvons que ten ter  de  les  dé f in i r  avec  pré-
c is ion  sans  chercher  à  en  épu iser  complè tement  la  s ign i f i ca t ion .  Ce qu i
su i t  sera  a ins i  p lu tô t  un  recue j l  de  ques t ions ,  avec  que lques  é léments
de ré f lex ion  propres  à  suggérer  des  réponses  poss ib les ,  pour  lesque lb  nous
res te rons  au  n iveau  de  I ' esqu isse .

Les problèmes que nous al lons évoquer sont en fai t  assez ardus et  de-
mandent ,  pour  leur  réso lu t ion ,  une compétence que nous  n 'avons  pas .  E t
de  p lus ,  i1  nous  semblera i t  inacceptab le  de  les  résoudre  dans  la  mesure
où leur formulat ion même repose sur nos hypothèses de travai l  dont la
va l id i té  peut  t rès  b ien  ê t re  c r i t iquée.  Tout  cec i  exp l ique le  t ra i tement
de s ty le  p rob lémat ique que nous  avons  cho is i  de  donner  à  ce  chap i t re .
Nos interrogat ions toucherons successivement t ro is domaines. Le premier

est  celui  de 1a grammaire générat ive dont nous verrons que nous pouvons
cr i t iquer  cer ta ins  concepts  de  base d 'une par t i  e t  d 'au t re  par t  ten ter
de  ra f f iner  son app l ica t ion  au  t ra i tement  des  dé terminants .  Le  second
est  ce lu i  de  I 'appar i t ion  h is to r ique des  ar t i c les  dans  no t re  langue au
sujet  de laque] le nous avons déjà noté en leur temps un certain nombre
de co inc idences  qu i  mér i ta ien t  d 'ê t re  re levées .  Le  t ro is ième es t  ce lu i
de la prédicat ion cont inue que nous avons exclue de notre étude dès
0. I I .4 .  en  annonçant  a lo rs  no t re  vo lon té  de  reven i r  sur  1es  ques t ions
qu 'e l le  sou lève  dans  la  p résen te  conc lus ion .
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IV .  I I .1 .  PROBLEMES GRAMMATICAUX.

Le prem' ier  point  de ce chapi t re engage donc ce qu' i l  est  convenu

d 'appe ler  la  g rar rna i re  généra t ive  à  la  fo is  dans  ses  pr inc ipes  généraux

et  dans  son app l ica t ion  à  l 'é tude des  dé terminants .

Au n iveau des  pr inc ' ipes  généraux  nous  pouvons ten ter  d 'é luc i te r  à

notre manière la not ion de structure profonde. Si  on accepte de déf in i r

une phrase comme un fragment textuel  éprouvé, c 'est  à dire corme un for-

mal isme muni de son interprétat ion,  toute phrase engage les deux ordres

Qui ,  d 'après  nous ,  in fo rment  la  langue.  Un f ragment  de  tex te ,  i so lé  dans

son ordre  (c 'es t  à  d i re  cons idéré  comme combina ison régu l iè re  d 'ob je ts

fo rmels )  n 'es t  pas  une phrase;  c 'es t  seu lement  quand ce  f ragment  es t  mis

en rappor t  avec  le  monde qu ' i l  en  dev ien t  une.

0n  do i t  a lo rs  remarquer  le  fa i t  que I 'o rd re  du  tex te  s 'é tend en  deçà
des phrases et  nous pouvons essayer d 'en fa i re le l ieu où toute combina-
to i re  fo rmel le  se  réa l i se ,  en  te rmes d 'assemblage de  s ignes .  Lorsque l 'a -
na lyse  log ique condu j t  à  pos tu le r  l rex is tence d 'un  te rme qu i  es t  abs t ra i t
du point  de vue de la langue et  qui  se projet te sur des mots concrets
lo rsqu ' i l  y  a  phrase,  i l  es t  a lo rs  na ture l  de  s i tuer  ce  te rme dans  l 'o rd re

du tex te  suspendu,  avant  tou te  moda l i té  d 'adhérence.  A ins i  ce  que nous

avons appe lé  l 'a r t i c le  log ique appar t ien t  à  l ' o rd re  du  tex te  suspendu.

C 'es t  par  nécess i té  qu ' i l  se  t rans forme en prenant  une fo rme concrè te
dans une phrase.

0n  conço i t  a lo rs  fac i lement  la  concept ion  de  la  no t ion  de  s t ruc tu re
pro fonde qu 'on  pour ra i t  p roposer .  Toute  phrase es t  p rodu i te  par  l ' i n te r -
ac t ion  de  deux  ordres  e t  l ' un  d 'eux ,  ce lu i  du  tex te ,  es t  suscept ib le  de

transformat ions purement formel les qui  la décomposent ou la construisent

se lon  le  po ' in t  de  vue qu 'on  adopte .  Les  d i f fé ren tes  é tapes  de  décompos i -

t ion  e t  de  cons t ruc t ion  cons t i tuera ien t  la  s t ruc tu re  p ro fonde de  la
phrase.  Cet te  s t ruc tu re  sera i t  a lo rs  na ture l lement ,  c 'es t  là  le  po in t  im-
por tan t ,  abs t ra i te  v i s  à  v i s  de  la  langue  pu isqu ' i l  n ' y  a  que  f ragment

textuel  suspendu, indépendanment de toute épreuve. En part icul ier  les

te rmes qu i  appara issent  sont  p r ivés  de  s ign i f i ca t ions ,  lesque ls  n ' in te r -

v jennent  qu 'au  moyen de  l 'épreuve.

0n  re t rouve ic i ,  d 'une man ière  or ig ina le ,  la  cons t ruc t ion  qu i  es t  oppo-

sée par Chomsky aux tenants de la théor ie di te sémant ique générat ive.  I l
y  a d 'abord les structures profondes qui  génèrent les phrases qui  doivent
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ensui te pour être phrases, recevoir  une interprétat ion au moyen d'une
composante interprétat ive.  Cette concept ion est  en fai t  tout  ent ière
fondée sur  la  p r io r i té  donnée à  l 'o rd re  du  tex te  sur  ce lu i  du  monde e t
cor respond à  I 'o r ien ta t ion  syn tax ique de  la  théor ie ,  au  sens  où  le  mot
syn taxe es t  u t i l i sé  par  Chomsky.  Cet te  o r ien ta t ion  es t  ce l le  que nous
avons donnée à  l 'épreuve du  fa i t  que nous  vou l ions  l 'amar rer  so l ide-
ment  e t  s imp lement  au  concre t  de  la  langue.

Tout  le  débat  en t repr is  par  les  sémant ic iens  rev ien t  à  s ' jn te r roger
sur  la  va l id i té  d 'une te l le  p r io r i té .  De la  même man ière  qu 'une phrase

es t  décomposab le  dans  l 'o rd re  tex tue l ,  ne  faudra i t - i l  pas  la  décomposer
dans  l 'o rd re  monda in  ?  C 'es t  tou te  la  ques t ion  e t  nous  devons ic i  ind ' i -
quer  que l  par t i  nous  semble  acceptab le .

Nous pensons que la  p r io r i té  au  tex te  do i t  ê t re  ma in tenue,  tou t  s im-
p lement  pour  que la  l ingu is t ique dé f in isse  cor rec tement  son ob je t ,  ma is
certainement tempérée de la manière suivante.  Nous avons vu que pour
rendre  compte  complè tement  des  phrases ,  i1  fa l la i t  fa j re  appe l  à  l ' o rd re
du monde où  sont  o rgan isées  les  s ign i f i ca t ions .  Ce la  es t  nécessa i re  en
vertu de la propr iété

cL ' incomplétude qui  est  1a marque des systèmes formels complexes et  cor-
respond évidenment à la concept ion de la phrase que nous venons de suggé-
rer .  I l  es t  donc  ' ind ispensab le  d ' in te rpré ter  les  assemblages  fo rmels  qu i

const i tuent la structure profonde, et  cet te interprétat ion agi t  déjà au
n iveau tex tue l  dans ' les  é tapes  de  la  combina to i re  qu i  p rodu i t  les  phrases .
La composante sémant ique nrest  donc pas une add' i t ion terminale au proces-
sus  généra t i f  ma is  un  des  é1éments  qu i  la  cond i t ionnent  dès  le  n iveau abs-
t ra i  t .

c 'es t  a ins ' i ,  c royons-nous ,  gu t i l  faudra i t  comprendre  la  p lace  qu i  es t
fa i te  ac tue l lement  à  la  ca tégor ie  appe lée  pragmat ique e t  qu i  ne  pour ra i t
être que le l ier . r  des opérat ' ions de construct ion des phrases qui  engagent
nécessa i rement  les  s ign i f i ca t ions .  Là  encore ,  la  no t ion  d ' incomplé tude ap-
parai t  conrne Ia référence théor ique obl igée.

Au n iveau de  l 'app l i ca t ion  des  pr inc ipes  de  la  g ranrna i re  généra t ive  à
l 'analyse des déterminants nous pouvons maintenant relever les t ro is
po in ts  su ivants

Premièrement,  s i  on accepte notre façon de voir  les choses, crest  l 'ar-
t t c le  log ique qu i  occupe en  pro fondeur  la  p lace  où  s 'o r ig inent  les  dér i -
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va t ions .  C 'es t  l u i ,  e t  non  l ' a r t i c le  concre t ,  qu i  do i t  ê t re  cons idéré
comre le noeucl  où di f férents embranchements convergent.  I l  faudrai t  a lors
mesurer l 'ef fet  de ce déplacement sur 1 'analyse des adject i fs démonstra-

t i f  e t  possess ' i f  .  0n  ne  pour ra i t  p ' lus ,  en  dro i t ,  cons idérer  l ' ad jec t i f
démonstrat i f  comme un pré-art ic le suiv i  en structure profonde d'un art i -

c le  dé f in i  qu i  es t  e f facé  en  sur face ,  n i  l ' ad jec t i f  possess ' i f  conrne un

ar t i c le  dé f in i  su iv i  d 'un  complément  du  nom.  Dans ces  deux  cas  c 'es t
l ' a r t i c le  dé f in i  qu i  se r t  de  po in t  de  ra l l i ement  e t  nous  souha i te r ions
promouvo i r  dans  ce  rô le  l ' a r t i c le  log ique .  Ce la  permet t ra i t  d ' i so le r  ce
qu i  es t  de  l 'o rd re  p ropre  de  la  s t ruc tu re  p ro fonde e t  de  mesurer  l ' i n té -
gra t ion  des  procédures  dé ic t ique e t  personne l le  à  la  dé terminat ion ,  p ' lu -

tô t  qu 'en  fa ' i re  des  add i t i f s  à  la  dé terminat ion  marquée par  1 'a r t i c le
dé f in i .

Deux ièmement ,  no t re  ana lyse  permet  d ' insp i re r  des  tes ts  d 'espr i t  d is -
t r ibu t jonna l is te  ap tes  à  d is t inguer  les  d ivers  dé terminants .  Par  exemple
le  fa i t  que ' la  quant i f i ca t ion  so i t  in tégrée  à  la  dé terminat ion  dans  le
cas  de  l ' i ndé f  in ' i t ion  a lo rs  qu 'e ' l le  en  res te  séparée dans  le  cas  de  la
déf in i t ion  indu i t  des  combina isons  d i f fé ren tes  des  ad jec t i f s  numér iques

avec  les  a r t i c les  indéf in is  e t  dé f in is .  Des  deux  phrases  su ivantes  la
première  es t  cor rec te  e t  la  seconde ne  l 'es t  pas .

(X  )  Les  t ro ' i s  hormes sont  venus .
( to+)* Des trois hornmes sont venus.

Ce c r i tè re  n 'es t  pas  va lab le  dans  le  cas  du  nombre  s ingu l ie r  ma is
d 'au t res  peuvent  lu i  ê t re  subs t i tués .  En u t i l i san t  par  exemple  les  mar -
queurs  d ' i ndé f in j t j on ,  on  ob t ien t  :

( l+t)  un te l  homme
(rç3)*  le  te l  honme

Trojs ièmement,  dans la mesure où les pseudo-déterminants sont apparus

corme le  résu l ta t  d 'un  e f facement  canon ique de  l 'a r t i c le  devant  un  mar -

queur  d r indéf in i t ion  ou  de  dé f in i t ion ,  i l  sera i t  peut  ê t re  convenab le  de

ré tab l i r  ce t  a r t i c le  dans  l ' ana lyse  de  leu rs  emp lo is .  A ins i  l e  l i eu  de

matér ia l isat ion du processus de déterminat ion serai t  toujours un déter-

minant  vér i tab le .

I l  nous faut soul igner que ces trois remarques restent suspendues à la

réponse qu 'on  peut  fa i re  à  la  ques t ion  su ivante .  0n  conv ien t  de  fa i re  por -

te r  la  dé terminat jon  sur  le  nom,  mais  ce la  es t - i l  cor rec t  ?  Nous avons  vu
qu 'e l le  es t  assoc iée  à  la  m ise  en  phrase ,  c 'es t  à  d i re  à  une  mise  en  re -
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lat ion prédicat ive et  r ien ne permet a pr iæi de fai re du sujet  de la re-

la t ion  log ique la  seu le  opérande de  la  dé terminat jon .  En tan t  quropéra t ion

log ique e l le  por te  auss i  sur  le  p réd ica t .  S i  on  admet  une te l le  concept ion

i l  est  évident que tout un pan de nos analyses devra' i t  être sér ieusement

remanjé ,  dans  1 'espr i t  des  t ravaux  de  cer ta ins  généra t iv is tes  qu ' i  on t  de-

pu is  longtemps é tud ié  le  p rob lème.

IV .  I I .2 .  PROBLEMES HTSTORTQUES.

Le second po in t  de  ce  chap i t re  concerne le  p rob lème de l 'appar i t ion

des  a r t i c les ,  c 'es t  à  d i re ,  pour  ê t re  p réc is ,  ce l le  du  coup le  a r t i c le  in -

dé f in i /a r t i c le  dé f in i  e t  l ' éven tue l le  t rans fo rmat ion  du  s ta tu t  de  l ' ad -
jec t i f  démonst ra t i f  qu 'e l le  imp l ique.  Nous avons ,  au  chap i t re  neuf ,  Fê-

levé  deux  co inc ' idences  chrono log iques .  L 'appar i t ion  des  ar t j c les  es t  con-

tempora ' ine  de  la  na jssance du  s ty le  romanesque e t  de  I 'apa isement  de  la
quere l le  des  un iversaux .  I l  nous  semble  que la  vér i tab le  co inc idence es t
p lus  p ro fonde encore  e t  se  fonde sur  le  déve loppement  d 'une théor ie  de  la

conna issance qu i  so i t  log ique e t  de  type  expér imenta l i s te .  0n  peut  se  ré -

fé rer  là  encore  à  l 'ouvrage de  E.  G i lson  ( ts t2 )  dé jà  c ' i té ,  pour  su iv re  I 'a f -

f i rmat ion  de  la  pensée expér ' imenta le  depu ' i s  G.  de  Mar icour t ,  à  Oxford  e t

à  Par i s .  Au  X IV ième s ièc1e ,  le  bascu lement  es t  dé jà  dé f in i t i f  e t  sce l le

I ' a l l i ance  de  l rex tens ionna l j sme e t  de  I ' expér imenta l i sme à  laque l le  son t

dûs  les  p remiers  succès  d 'une ac t iv i té  techno log ique sys témat ' ique .

I l  y  a  là  une t rans format ion  rad ica le  de  la  concept ion  qu 'on  peut  se

fa i re  des  rappor ts  de  la  pensée e t  de  la  réa l i té .  Nous avons  dé jà  d i t

qu 'on  en  t rouve la  p remière  fo rmula t ion  chez  Kant .  Le  Cosmos des  anc iens

es t  devenu le  monde des  modernes ,  e t  le  d iscours  sur  le  monde peut ,  e t

même doj t ,  être compris en terme d'adhérence plus ou moins exâcte,
a f in  de  rendre  compte  de  l 'express ion  même de la  pensée expér imenta le .

La  d is t jnc t ion  en t re  adhérence l ib re  e t  adhérence l iée  s ' ' impose e t  in -

du i t  la  nécess j té  d 'un  marquage d ' i f fé renc ié  dans  la  langue.

Nous pensons qu ' i l  y  a  là  deux  phénomènes qu i  n 'en  fon t  qu 'un .  I l  nous

para i t  déra isonnab le  de  ten ter  d 'o rdonner  I 'un  à  l 'au t re .  Es t -ce  l 'appa-

r i t ion  des  ar t i c les  qu i  permet  d 'assurer  les  ba lbu t iements  de  la  pensée

expér imentale ? Est-ce le développement de cel le-c i  qui  engendre néces-

sa i rement  I 'appar i t ion  de  ceux  là  ?  Sr i l  nous  fa l la i t  rendre  compte  du

phénomène,  nous  pré férer ions  a lo rs  imag iner  le  fo isonnement  de  mul t ip les

poss ib les  à  la  fo is  dans  le  domaine  de  la  langue e t  dans  ce lu i  de  la  pen-
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sée,  avec  un  accord  par t i cu l iè rement  a t t rac t i f  en t re  deux  d ,en t re  eux ,
chacun dans  un  domaine ,  au  po in t  d ,en  assurer  la  doub le  e t  s imu l tanée
promot ion.

Nous nous contenterons de reprendre ic i ,  pour un usage où el le ap-
para i t  ind ispensab le ,  la  no t ion  d 'Un ivers  que nous  avons  jn t rodu j te  au
chap i t re  IV .  Au moment  qu i  nous  occupe i l  y  a  mod i f i ca t ion  de  l ,Un ivers
de la  langue,  e t  ce t te  mod i f i ca t ion  d 'un ivers  es t  marquée dans  la  lan-
gue  par  l ' appar i t i on  des  a r t i c les .

Nous sommes tou t  à  fa i t  incapab les  de  dé fendre  une te l le  théor ie ,  s i
sédu isante  qu 'e l le  nous  para isse .  Nous sommes en e f fe t  to ta lement  incom-
péten t  dans  les  domaines  h is to r iques ,  I  ingu is t iques  e t  ph i ' losoph. iques
qu ' i l  faudra i t  i c j  con juguer .  Nous ne  pouvons qu ,évoquer  une te l le  p ro-
b lémat ique  en  sou l ignan t  tou t  I ' i n té rê t  qu ' i l  y  au ra i t  à  la  dominer  pour
s i tuer  les  a r t i c les  e t  

' l es  
ad jec t i f s  démonst ra t i f s  dans  leur  re la t ion

ac tue l le  e t  dans  leur  genà*eh is to r ique.

IV . I I .3 .  GENERALISATI0N DE L 'ApPR0CHE LOGIQUE.

Le t ro is ième e t  dern ie r  po in t  de  ce  chap i t re  concerne le  p rob lème
de la  p réd ica t ion  cont inue.  Lorsque nous  avons  ana lysé  la  re la t ion  log i -
que mise  en  oeuvre  par  la  dé terminat ion  nous  avons  d ' i s t ingué la  p réd ica-
t ion  con t inue  de ]a  p réd ica t ion  d isc rè te  e t  nous  n 'avons  re tenu  dans
not re  é tude que ce t te  dern iè re .  I l  es t  temps main tenant  de  nous ' in te r roger
sur  la  dé terminat ion  dans  le  cas  de  la  p réd ica t ion  cont inue.

Lorsque nous avons, r?n o.ILl*, exclu la préclication continue
de no t re  champ d ' inves t iga t ion ,  nous  av ions  no té  au  passage la  poss ib i -
l i t é  d 'une  ac t ion  de  I ' ad jec t i f  qua l i f i ca t i f  dans  le  mécan jsme même de
la  dé te rmina t i cn .  [n  I I . I I I .4 .  nous  avons  de  nouveau  évoqué  ce t te  poss i -
b i l i t é  ma is  l ' exemple  que  nous  avons  donné  a lo rs ,  é ta i t  d ,o rd re  d jsc re t .

Reprenons no t re  ana lyse  sur  I 'exemple  su ivant  :
( tçd Une inrnense bonté tombait  du f i rmament.

0n  ne  peut  suppr imer  I 'ad jec t i f  qua l i f i ca t i f  sans  c réer  une impress ion
de  b iza r re r ie :

( th5)* Une bonté tombait  du f i rmament.
Tout  se  passe corme s i  la  suppress ion  de  I 'ad jec t i f  qua l i f i ca t i f  deva i t

indu i re  une phrase du  genre  de  ce l le  qu i  su i t  :
( t . re)  La bonté tombait  du f i rmament.
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Incontes tab lement  i l  y  aura i t  là
par  évocat ion  réa l i s te  du  monde des
on alors tenter de rendre compte de
dans la  phrase ( tq+)  ?

emploi  génér ique au sens str ict
types au sens str ict .  Comment peut-
1 'emp lo i  de  I ' a r t j c le  indé f in i

I l  nous  semble ,que  la  qua l i f j ca t ion  au  moyen  d ,un  ad jec t i f  réa l i se
I ' i so la t ion  drune par t ie  dans  un  tou t  qu i  es t  évoqué par  1e  subs tan*
t i f .  une  sor te  d ' i nc lus ion  es t  a jns i  posée  e t  i l  s ,ag i ra i t  de  ce  qu ,on
pour ra i t  appe ler  un  ex tens jonna l ' i sme non é lémenta i re .  0u ,  s i  on  pré fère
un in ten t ionna l isme moderne qu i  dénature  l ' i n tens jon  au  po in t  de  la
dé f in i r  comme I ' i nverse  p ropor t ionne l le  de  l ,ex tens ion .

Dans ce  cas  i l  faudra i t  peut  ê t re  rapprocher ]es  prob lèmes que sou-
lève  la  dé terminat ion  dans  le  cas  de  la  p réd ica t ion  cont inue du  t ra i te -
ment  du  par t i t i f .  Nous  av ions  dé jà  no té  ind i rec tement  ce  fa i t  en  ar -
guant  de  l rexc lus ion  du  cas  cont inu  pour  nous  au tor jser  à  nég l iger
l ' examen du  par t i t i f .

Au  de là  de  ce  prem' ie r  rapprochement ,  i l  en  es t  un  au t re  qu ' i l  faudra i t
peut  ê t re  auss i  env isager .  Le  par t i t i f  possède une cer ta ine  a f f jn i té  avec
1e génér ique,  p r is  au  sens  1arge.  Cons idérons  en  e f fe t  les  phrases  su i -
vantes  :

( t ç f )  I l  bo ' i t  de  l ' eau .
( t+S 1  I1  mange du  pa in .

Dans un cas comme dans l 'autre le substant i f  évoque le type dans sa
matér ia l j té  ex tens ionne l le ,  sans  que so i t  requ ise  une décompos i t ion  en
é léments .

C 'es t  donc  un  complexe où  in te rv iennent  la  p réd ica t jon  cont inue,
l 'emp1o ' i  gér îé r ique e t  l ' usage du  par t ' i t i f  qu i  devra i t  ê t re  i c i  examjné.

Nous ne pouvons maintenant entamer un tel  examen. Nous nous conten-
te rons  de  no ter  f  impor tance de  l ' i dée  d 'une ex tens ion  non décomposab le
en é léments .0n  ne  peut  la  cons idérer  comme une co l lec t ion  mais  e l le
accepte  un  t ra i tement  en  te rmes d ' inc lus jon .  C 'es t  en  pensant  à  ce la
que  nous  nous  in te r rog ions  sur  I ' ac t ion  de  l ' ad jec t i f  qua l i f i ca t i f
dans  la  dé terminat ion .

Nous rev iendrons  sur  ce t te  idée dans  le  dern ie r  chap i t re  où  nous  ten-
te rons  de  fo rmuler  une dé f in i t ion  généra le  de  la  dé terminat ion
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Pour  te rminer  ce lu i -c i ,  i l  nous  semble  in té ressant  j c i  de  c i te r  I 'ap-
proche d i te$Gui l laumienne"de la  dé terminat ion .  Toute  d 'oeuvre  de  Gu i l -
laume es t  imprégnée d 'une pu issante  in tu i t jon  du  cont inu .  La  concept ion
même des  c iné t ismes pr iv i lég ie  un  po in t  de  vue où  r jen  n 'es t  t ranché e t
ou  tou t  es t  e f fe t  de  processus  qu i  évo luent  sans  rup tures .Ce par t i  p r i s
d 'ana lyse  condu i t  à  cons idérer  cornme pro to type de  la  dé terminat jon ,  ce l ' le
que nous  avons  assoc iée  à  1a  préd ica t ion  cont inue.  E f fec tuer  une coupure
dans une subs tance c 'es t  user  des  carac tér is t iques  d 'une approche ex ten-
s ionne l le  non  quan t i f i ée .  I l  ne  s 'ag i t  pas  d ' i n tens ionna l i sme au  sens
or ig ine l ,  car  ce  sont  des  ex tens ' ions  qu i  son t  à  la  base d 'une te l le  des-
c r ip t ion .  En fa i t  Gu i l laume es t  auss i  un  moderne,  ma is  i1  se  démarque de
ses contemporains dans son refus de fonder sa grammaire sur du quant ' i f ié.

I1 y a là les termes d'un classement des granrnaires :  les granrnaires mo-
dernes  pr i ' r i teg ien t  le  po in t  de  vue ex tens jonne l ,  e t  parmi  e l les ,  ce l ' le
de  Gu i l l aume s 'oppose  aux  au t res  par  son  re fus  d ' i n tégre r ' l e  quan t i f j é

à  l ' ana lyse  des  ex tens ions .

I l  fau t  a lo rs  sou l igner  1a  s ingu la r i té  qu i  s 'ensu i t .  Les  techn iques
de fo rmal ' i sa t ' ion ,  te l les  qu 'on  sa i t  ac tue l lement  les  met t re  en  oeuvre ,
nécess i ten t  une in tégra t ' ion  de  1a  quant i f i ca t ion .  0n  ra isonne tou jours
de man ière  é lémenta i re  lo rsqu 'on  use  d 'une symbol ique opéra to i re .  L 'ap-
prochet tcu i l laumienne"n ' .s ï fp 'u ,  fo rmal isab le  au  sens  où  peuvent  l ,ê t re
1es granunaires générat ives.

IV , I I I ,  CHAPITRE SUINZE -  VERS UNE DEFINIT ION DE LA
DETERMINATION

IV. I I I .O.  TROIS OBSERVATIONS PREALABLIS.

Nous voic i  au terme de notre ef for t  de compréhens' ion.  Et  i l  faut
main tenant  nous  r i squer ,  à  no t re  tour ,  à  donner  une dé f jn i t ion  de  la  dé-
te rmina t ion .  Nous ressentons  au  p lus  haut  po in t  le  carac tère  aventureux
de ce  qu i  ne  peut  ê t re  qu 'une ten ta t i ve .  I l  es t  pour tan t  nécessa i re  i c i
de  s 'exécuter .  Ce sera ' i t  t rop  fac i le  de  c r i t iquer  sans  proposer .  L ' in té -
rê t  des  propos i t ions  que nous  pour rons  fa i re  cons t i tuent  d 'a i l leurs ,  i l
fau t  b ien  le  reconnaî t re ,  l ' agne vér i tab le  à  laque l le  sera  mesurée l ' im-
portance de notre t ravai  l .

Lo rsquron  es t  à  la  recherche  d 'une  dé f in i t i on ,  i 1  es t  u t i l e  de  ras -

sembler  au  préa lab le  tou tes  les  cons idéra t ions  qu i  para issent  p ropres  à
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l ' i n fo rmer .  C 'es t  pourquo i  nous  a l lons  fo rmuler  rap ' idement  t ro is  obser -
va t ions  avant  de  cons t ru i re  ce  qu i  sera  no t re  dé f in i t ion  f ina le .

La  première  observa t ion  es t  l iée  à  ce  que nous  avons  appe lé  dans  le
chap i t re  p récédent  l ' expér ' imenta l i sme.  Nous avons  sou l igné en  quo i  ce t te
doc t r ine  con t r ibua i t ,  à  la  fo i s  par  l ' a l l u re  qu 'e l le  commun ique  à  1 ,ex -
erc ice  de  la  pensée ra t ionne l le  e t  par  1a  s t ruc tu ra t ion  par t i cu l iè re
qu 'e1 le  requ ie r t  dans  son  express ion  f ingu is t ique ,  à  mod i f ie r  l ' un ive rs
de  la  langue .  La  sanc t ion  théor ique  de  ce t te  mod i f i ca t ion  d 'un ive rs ,
pour  ce  qu i  nous  occupe à  savo i r  I ' ana lyse  de  la  langue,  es t  I 'au tonomie
du texte,  au sens que nous avons donné à cet te expression au chapi t re V.
Cet te  au tonomie  du  tex te  en t ra îne  la  nécess i té  de  d i f fé renc ie r  l ' adhé-
rence l ib re  e t  l ' adhérence l iée  du  tex te  au  monde,  dès  qu ,on  déc ide  d 'u -
t i l i se r  le  cana l  de ' l ' ép reuve  du  tex te ,  c 'es t  à  d j re  de  sa  "p r i se  de
sens"  dans  un  monde où  jouent  des  s ign i f i ca t ions ,  cornrne  vo je  d 'une ana-
l yse .  Ce t te  d js t inc t ion  qu i  es t  ce l le  de  l ' j ndé f in i t j on  e t  de  la  dé f in i -
t ' i on ,  requ ie r t  un  marquage d i f fé renc ié  e t  concrè tement  un  mot ,  l ' a r t i c le ,
qu i  appara isse  sous  deux  fo rmes d is t inc tes .

Do i t -on  fa i re  de  I ' a r t i c le  1e  p rodu i t  nécessa i re  d 'une  évo lu t ion  de
l 'un ivers  de  la  langue,  comme nous venons de  1e  suggérer  ?  Do i t -on  au
cont ra i re  fa i re  de  no t re  ana lyse  une cons t ruc t ion  idéa le  ayant  pour  f in
d 'exp l i c i te r  l e  rô le  de  I ' a r t i c le  te l  qu 'on  peu t  le  sa is i r  concrè tement
dans  la  langue ?  Vo i là  deux  ques t ' ions ,  b ien  év jdemment  re l iées  en t re
e l les ,  guê nous  ne  pour rons  longtemps esqu iver .

La  seconde observa t ion  es t  l iée  à  ce  que nous  avons  appe lé  dans  le
chap i t re  p récédent  I 'ex tens ionna l jsme.  La  pensée moderne se  sépare  ne t te -
ment  de  I ' anc ' ienne  par  ' l e  p r imat  qu 'e1 le  donne  à  I ' ex tens ion  sur  l ' i n ten-
sion. Que certaines des écoles accentuent cet te di f férence en fondant
leu rs  ana lyses  sur  l ' ex tens ionna l i sme é lémenta i re ,  c 'es t  à  d j re  su r  la
fondat ion  de  la  log ique en  te rmes de  co l lec t ions  réun issant  des  é léments ,
e t  on  ob t ien t  a lo rs ,  en  germe,  tou t  le  p rocessus  de  fo rmal isa t ion  avec  à
te rme la  d is t inc t ion  en t re  p rocédés fo rmels  combjna to i res  e t  app l i ca-
t ions à la réal i té au moyen d' interprétat ioru.  Dans cet ul t ime cas de

f igure ,  on  do i t  nécessa i rement  dé f in i r  le  rô le  des  procédures  de  quant i -

f i ca t ion .  En par t i cu l ie r  on  do i t  reconnaî t re  le  fa i t  que 1a  quant i f i ca-

t ion  es t  in tégrée  à  la  dé terminat ion  dans  le  cas  de  l ' i ndé f in i t ion ,  e t
qu 'e l le  en  es t  séparée dans  le  cas  de  la  dé f  in i t ' i on ,  comme nous I 'avons
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noté  au  chap i t re  X I .  Nous pensons que 1e  phénomène d ' in tégra t ion ,  quand

i l  a  l ieu ,  do i t  ê t re  rapproché d 'une propr ié té  b ien  connue des  quant i f i -
ca teurs .  Lorsqu ' i l s  son t  u t i l i sés  dans  un  sys tème fo rmel  i l s  réa l i sen t
à  la  fo i s  une  quan t i f i ca t ion ,  év idemment ,  e t  ce  qu 'on  appe l le  la  c lô tu re
de ces phrases que sont alors les expressions bien formées du système.
Leur  appar j t ' i on  suppr ime tou te  var ia t ion  l iée  au  l jb re  cho ix  des  var ia -
b les .  A ins i  on  peu t  d i re  que  1es  quan t i f i ca teurs  réa l i sen t ,  en  sus  de
l ' in fo rmat ion  quant i f iée  qu ' ' i l s  expr iment  na ture l lement ,  une mjse  en
phrase,  t rans formant  une fo rmule  ouver te  à  une mul t i tude  d ' in te rpré ta t ion
en  une  fo rmu le  c lose  adéqua te  à  I ' express ion  d 'une  s ign i f i ca t ion  p réc ise .

Aut rement  d i t  nous  vou lons  sou l igner  i c i ,  rap idement ,  que ce  que nous
avons d i t  de  f  in tégra t ion  de  la  quant i f i ca t ion  e t  de  la  dé termjnat ion
en pr iv i lég ian t  le  po in t  de  vue de  ce t te  dern iè re  no t ion  pour ra i t  ê t re
in t rodu i t  d 'une  man iè re  d i f fé ren te  en  p r i v i l ég ian t  le  po in t  de  vue  de  la
première.  Et  que ces deux approches coRvergent vers le même constat .

La  t ro is ième observa t ion  dér ive  d i rec tement  d 'un  examen des  d is t inc -
t ions  en t re  emplo i  d 'un  dé terminant  e t  emplo i  d 'un  ad jec t i f  dans  une
phrase concrè te .  L 'ad jec t i f  qua l i f j ca t i f  e t  le  dé terminant  par t i c ipent
au  groupe du  nom.  Lorsqu 'on  ana lyse  un  te l  g roupe en  respec tan t  les  p r in -
c ipes  ic i  dé fendus,  on  do i t  cons ta te r  que l 'ad jec t i f  possède une ac t ion
descr ip t i ve ,  i 1  p réc ise  les  qua l i tés  de  l ' ob je t  monda in  qu i  es t  évoqué
par  le  subs tan t i f ,  tand is  que le  dé term' inant  met  en  re la t ion  une é labo-
ra t ion  fo rmel le  e t  la  réa l i té .  Que le  monde so i t  rée l  ou  imag ina i re ,
1 'ad jec t i f  par t i c ipe  à  un  processus  de  descr ip t ion ,  i ' l  es t  assoc ié  au
nom au point  de permettre dans certain cas des var iat ions de détermina-
t ion  de  l ' i ndé f in i t i on  ve rs  la  dé f in i t i on .  I l  res te  su r  le  fond  to ta le -
ment étranger au processus de détermjnat ion te l  que nous avons tenté de
le  concevo i r  j usqu ' i c j .  Ce t te  d is t inc t ion  va  nous  ê t re  fo r t  u t i l e  dans
not re  ten ta t ' i ve  qu i  v ise  à  t rans former  ce t te  concept ion  en  une dé f in i t ion
un iverse l  lement  recevab le .

IV . I I I .1 .  SYNTHESE F INALE.

Nous avons jusqu' ic i  rendu compte de la déterm' inat ion au moyen de
deux phénomènes d is t inc ts  qu i  se  con jugua ien t  de  façon à  assoc ie r ' la  p ro-
duc t ion  des  dé terminants .  I l  y  ava i t  en  premier  l ieu  le  marquage d ,une
mise  en  phrase,  e t  en  second l ieu  I 'o rdonnancement  de  tous  les  marqueurs
employés  à  ce t te  f in  au tour  d 'un  ob je t  abs t ra i t ,  I ' a r t i c le  log ique.
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Nous a l lons  appro fond i r  no t re  ana lyse  de  l 'a r t i c re  rog ique pour
cons t ru i re  la  dé f in i t ion  que nous  recherchons.  Jusqu, ic i  ce t  appro fon-
d issement  é ta i t  inu t i le  pu isque nous  ne  recherch ions  qu ,un  pr inc ipe
d i f fé renc ia teur  qu i  a i t  1 'e f f i cac i té  nécessa i re .  Ma jn tenant ,  quand nous
cherchons à  dépasser  le  n iveau de  la  d i f fé renc ia t jon  pour  a t te indre
éventue l lement  ce lu i  de  la  vér i tab le  app ' l i ca t ion ,  une ré f lex ion  supp lé-
menta i re  por tan t  sur  la  na ture  de  l 'a r t i c le  log ique va  se  révé le r  dé ter -
mi  nante .

Nous  l ' av ions  dé f in i  en  I I . I .3 .  comme un  é lément  fo rme l  du  tex te ,  d 'où
son  abs t rac t ion ,  symbo l i san t  l ' ex is tence  essen t ie l l e  du  su je t  de  la  re la -
t ion  p réd ica t i ve  assoc iée  à  la  dé te rmina t ion .  Lo rsqu ' i l  y  a  express ion
combinée d 'un  dé terminant  e t  d 'un  dé terminé,  l ,ex is tan t  fo rmel  qu ,es t
I ' a r t i c le  log ique  es t  mun j  d 'une  subs tance ,  e t  c tes t  l ' ob je t  ex is tan t  es -
sen t ie l l ement  e t  subs tan t ie l l ement  qu i  es t  suscep t ib le  d 'une  ex is tence
concrè te  dans  le  monde.  comme nous l 'av ions  remarqué,  la  langue,  qu i  ré -
g i t  les  phrases  qu i  engagent  les  deux  ordres  du  tex te  e t  du  monde,  ne
peut  pas  expr imer  une ex js tence essent ie l le  sans  ex ' i s tence subs tan t ie l le .
La déterminat ion apparai t  a jnsi  comme le marquage par une combinaison
ent re  dé termjnant  e t  dé termjné  d 'une ap t i tude à  l ' i n te rpré ta t ion  dans  le
monde des  s ign i f i ca t ions .  I l  n ' y  a  pas  de  phrase  sans  s ign i f i ca t jon ,  réa -
l i s te  ou  non ,  e t  i l  n ' y  a  pas  de  s jgn i f i ca t ion  sans  jn te rp ré ta t ion  d ,une
symbo' l ' ique dont les éléments doivent âtre mis en forme à cette f in.  pra-

t iquement  la  dé terminat ion  commande 1a poss ib i l i té  d 'une ré fé rence :
e l le  assure  g loba lement  la  mise  en  phrase,  c 'es t  à  d i re  la  conformj té  de
l 'assemblage symbol ique,  e t  loca lement  la  mise  en  fo rme de l ,ob je t  tex -
tuel  de façon à en permettre la référence à un objet  mondajn.  Cette mise
en fo rme peut  ê t re  réa l i sée  su ' i van t  d i f fé ren tes  moda l i tés  e t  ces  var ia -
t ions correspondent aux di f férents déterminants.

La déterm' inat ion devient alors un mécanisme à double ef fet  :  e l  le mar-
que la  mise  en  phrase (p remier  e f fe t )  au  moyen de  l ,a r t i c le  log ique (deu-
x ième e f fe t ) .  I l  y  a  a lo rs  s imu l tanément  cor rec t ion  de  l 'express ion  e t
mise en conformité du terme textuel  de la correspondance. C'est  a insi
qu 'on  do i t  comprendre ,  nous  semble- t - i l ,  son  premier  rô le ,  qu i  p rend
sens au niveau de toute la phrase, et  son second rô1e, qui  prend sens au
n iveau du  dé terminé.
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La déterminat ion communique au texte,

c i tés  à  rendre  compte  de  s ign ' i f i ca t ions ,

ap t i  tude au  sens .

IV . I I I .2 .  EXTENSION DE LA DEFINIT ION.

se lon  deux  reg is t res ,  ses  capa-

ce qu'on pourra ' i t  appe' ler  son

Avant  de  proposer  la  dé f in ' i t ion  préc ise  qu i  dér ive  na ture l lement  de

ce t te  ana lyse ,  nous  voudr jons  reven i r  su r  ce  que  nous  d is ions  en  IV . l I .3 .

au  su je t  de  la  p réd ica t ion  cont inue.  Peut -on ,  dans  ce  cas  auss i ,  exp l i -

c i te r  la  dé terminat ion  de  la  man ière  que nous  venons d 'esqu isser  ?  Peut -

on  espérer  p réc iser  l ' esqu isse  en  fonc t ion  de  par t ' i cu la r i tés  qu i  a lo rs

appara issent  ?  A  ces  deux  ques t ions  nous  a l lons  donner  une réponse pos i -

t i ve .  Reprenons 
' l  ' exemple  qu i  nous  a  serv i  à  i l l us t re r  la  p réd ' i ca t ion

con t inue .
( lF+) Une i r rnense bonté tombait  du f i rmament.

Là  auss i  i 1  y  a  une  en t i té  essen t ie l l e  qu i  ex is te ,  qu i  subs tan t je l l e -

ment est  une immense bonté et  qui  se manifeste dans une réal i té.  La déter-

m ina t ion  es t  i c i  assoc iée  à  la  m jse  en  phrase  e t  à  la  suppos i t i on  d 'ex is -

tence d 'un  ob je t  par t i cu l ie r ,  évoqué parm' i  d 'au t res  dans  la  phrase.

Nous avons  no té  le  rô le  de  I 'ad jec t i f  qua l i f i ca t i f  qu i  permet  de  ré -

éc r i re  l r i déa l  qu 'es t  l a  bon té .  I l  assure  l ' express ' ion  d 'une  par t i cu la -

r i té  qu i  conrnande ' le  démarquage  v is  à  v i s  de  la  to ta l i té  idéa le .0n  do i t

i c i  cons ta te r  que 1e  même phénomène semble  jouer  lo rsque sont  u t ' i l i sés  les

ad jec t i f s  démonst ra t i f s  e t  possess i fs .  Cons idérons  les  exemples  su jvants  :
( t+9)  Sa bonté  es t  sans  l im i tes .
( l5o) Cette bonté est  souveraine.

Là  encore  i ' l  y  a  par t i cu la r isa t ion  dans  le  domaine  du  type ,  ma js  ce t te

fo is -c i  la  p rocédure  es t  in tégrée  à  la  dé terminat ion .  Après  tou t  ce  n 'es t
pas pour r ien que les deux déterminants que nous venons de ci ter  sont ap-
pe1és des  ad jec t i f s  !  Ce qu i  es t  descr ip t ion  dans  le  cas  de  l 'ad jec t i f
qua l i f i ca t i f  es t  i c i  moda l i té  p réc ise  de  l rass js tance  à  1a  dé f in i t j on .  Une

fo is  de  p lus  l 'examen des  par t i cu la r ismes l iés  à  la  p réd ica t ion  cont inue

indu i t  une a f f in i té  cer ta ine  en t re  les  ad jec t i f s  qua l i f i ca t i f s  e t  cer ta ins

détermi nants .

IV .  I I I .3 .  RESTRICTI0N METHODOLOGIQUE.

Tout ceci  nous amène naturel lement à restreindre f inalement notre

a t ten t ion  aux  ar t i c les  où  la  dé terminat ion  joue seu le .  Ce qu 'on  en  d i t
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alors peut être étendu aux cas des adject i fs déterminat i fs mais i l  y  a

du coup intervent ion d 'autres phénomènes. Nous avons tenté de rendre

compte de ces phénomènes en termes exclusj fs de déterminat ion,  ce qui

é ta j t  sa t i s fa isan t  dans  le  cas  de  la  p réd ica t ion  d isc rè te .  Dans le  cas

de  la  p réd ica t ion  con t inue  une  te l le  exc lus iv i té  es t  p lus  d i f f i c i l ement

soutenab le .  Ce la  p rov ien t  du  fa i t  qu 'on  se  fonde sur  une pr ise  en  con-

s idéra t ion  ex tens ionne l le  non quant i f iée  de  la  réa l j té .  Les  ex tens ions

sont  en  que lque sor te  dé f in ies  au tan t  par  1a  dé terminat ion  que par  ' la

quan t ' i f i ca t ion .  Dans  le  cas  de  I ' i n t roduc t ion  de  la  quan t i f i ca t ion ,

c 'es t  à  d i re  quand les  ex tens ions  sont  des  co l lec t ions ,  on  peut  e f fec t i -

vement  met t re  à  par t  la  fonc t ion  de  dé terminat ion  de  man ière  p lus  ne t te .

Que d i re  f ina lement  de  l 'a r t i c le  ?  Nous avons  essayé d 'en  rendre

compte  au  moyen de  l ' j n t roduc t ion  d 'une réa l i té  abs t ra i te  que nous  avons

appe lé  l ' a r t i c le  log ' ique .  Ce t  a r t j c le  log ique  es t  un  ob je t  i déa l  e t  l a
jus t i f i ca t jon  de  son in t roduc t ion  ne  peut  ê t re  que son ap t i tude à  au to-

r i ser  une ana lyse  e t  à  expr imer  commodément  les  conc lus ions  de  ce l le -c i .

Cet  ob je t  nous  a  permis  de  donner  un  semblan t  de  réa l i té ,  dans  l rabs t ra i t

de  la  langue ,  au  po ' in t  où  l rex is tence  essen t ie l l e  se  d j t .  C 'es t  un  ob je t

imag ' ina i re  qu i  permet  de  loca l i ser  le  po in t ,  en  un  sens  presque géomét r i -

que, où cette existence se manifeste,  se prépare à acquér i r  une substance,

e t  d 'où  e l le  se  p ro je t te  dans  la  réa l i té .

Nous avons déjà di t  comment la nécessi té de di f férencier le cas de

l ' j ndé f in i t i on  de  ce lu i  de  la  dé f in i t i on  indu isa i t  un  marquage  d i f fé ren-

c ié .  Un  marquage  par  le  v ide  devena i t  imposs ib le  pu isqu ' i l  y  ava i t  a l te r -

na t ive .  Cec i  exp l ique,  c royons-nous ,  le  fa i t  que I 'a r t i c le  ex is te  concrè-

tement ou non dans certa ' ines langues. Le problème du passage du texte,

qu i  n 'es t  que 1e  produ i t  d 'une combina to i re  ré91ée sur  un  lex ique pr ivé

de sens, au texte éprouvé dans le monde est  un prob' lème universel .  l4ais

s ' i l  es t  un iverse l  e t  cor respond à  la  fonc t ion  de  dé terminat ion ,  b ien  des

var ian tes  ex is ten t  pour  sa  réa l i sa t ion  concrè te .  C 'es t  seu lement  s i  la

déterm' inat ion doi t  âtre assurée de manière di f férenciée, que ce soi t  en

vertu des dist inct ions entre adhérence l ibre et  adhérence l iée de notre

univers expér imental iste et  technique, ou en vertu de toutes autres consi-

déra t ions ,  QU€ le  marquage de  la  dé terminat ion  nécess i te  la  p résence e f -

fec t i ve  de  s ignes  assoc iés  à  son opéra t ion .  En e f fe t  la  seu le  cons t i tu t ion

de la phrase en un énoncé suppose le passage du monde symbol ique au monde

tout court  et  correspond à la déterminat ion.
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IV . I I I .4 .  DEFINIT ION.

Nous appe l le rons  DETERMINATI0N la  fonc t ion  qu i  achève l 'é labora t ion
formel le  des  phrases  en  é tab l i ssant  g loba lement  la  cor rec t ion  des  expres-
s ions  e t  en  t rans formant  cer ta ins  des  ob je ts  fo rmels ,  ceux  qu 'on  appe l le
des noms, de façon à leur permettre de recevoir  une interprétat ion.  La
déterminat ion  conc lu t  l ré labora t ion  fo rmel le  e t  p ropu lse  la  fo rme é labo-
rée  dans  le  monde des .  s ign i f i ca t jons .  E l le  sce l le  le  p rocessus  quas j  numé-
r ique de  cons t ruc t ion  des  phrases  e t  e l le  commun ' ique à  ces  dern iè res  leur
ap t i tude à  recevo i r  un  sens .

Cet te  dé f in i t ion  pour ra  para î t re  b ien  généra le ,  e t  du  coup t rop  vague.
Ce n 'es t  pas  la  seu le  c r i t i que  qu 'on  pu isse  lu i  fa i re ,  i l  s ,en  fau t  de
beaucoup.  Nous ne  vou lons  la  dé fendre  que dans  la  mesure  où  e l le  es t  le
po in t  f ina l  d 'une des  approches  du  prob lème,  d 'une approche dont  nous  re -
conna issons  la  par t ia l i t é .  C 'es t  a ins i  seu lement  qu 'on  lu i  t rouvera  un
cer ta in  in té rê t ;  en  re fusant  de  1a  séparer  de  tou te  la  ré f lex ion  qu i  I 'a
précédée.

E ' l le  peut  para î t re  p roche de  tou t  ce  qu i  se  d i t  ac tue l lement  en  te rme

"drembrayeurs".  S' i  ef fect ivement on peut dire que les déterminants assu-
rent un embrayage du texte sur le monde, i l  est  important de déf in i r  le
su je t  e t  l ' ob je t  de  ce t  embrayage,  e t  1es  d i f fé ren tes  moda l i tés  de  sa  réa-
l i sa t ion .  C 'es t  ce  que nous  avons  ten té  de  fa j re .  Nous avons  vou lu ,  de
manière un peu ténréra' i re,  mettre un peu d'espr i t  de système dans une déf i -
n i t ion  approchée man i fes tement  t rès  in tu i t i ve .

Au fond,  tou t  rev ien t  à  la  ques t ion  de  l 'adéquat ' ion  d 'une cons t ruc t ion
formel le  au  monde sens ib le .  E t  p lus  par t i cu l iè rement  au  prob ' lème que pose

iméd ia tement  la  na ture  symbol ique des  s ignes  quand,  man i fes tement ,  i l s
possèdent  1a  capac i té  d 'évoquer  un  ob je t  rée l .  C 'es t  là  que,  dans  l 'ana-
l yse  de  la  dé te rmina t ion , l i ngu is t ' i que  e t  l og ique ,  se  rencon t ren t .  C 'es t
ce  qu i  s ingu la r i se  parmi  tous  les  po in ts  d 'app l i ca t ion  de  la  log ique  à  la
l ingu is t jque,  l ' é tude de  la  dé terminat ion .  Les  dé terminants  on t  f ina lement
une na ture  log ique.

Qu 'e l ie  es t -e l le  p réc isément ;  nous  ser ions  b ien  heureux  de  pouvo i r  le
d i re .  Nous l 'avons  cherchée e t  nous  la  cherchons encore .

A notre époque bien des préoccupat ions s 'expr iment sur ce seul  et  même
prob lème de l 'évocat ion  symbol ique.  Que ce  so i t  " le  po in t  de  cap i ton"  de

J .  Lacan ,  l i eu  où  le  d iscours  d i t  en  vé r i té  la  réa l i té ,  ou  " le  s imu lac re
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ef f i cace"  de  H.  Her tz ,  ob je t  idéa l  du  d iscours  ra t ionne l ,  c 'es t  tou jours

le même phénomène qui  est  v isé.  Notre langage réuss' i t  à expr imer notre

expér ience sens ib le :  c 'es t  un  assemblage dont  les  é léments  dénués de

tou te  s ign i f i ca t ion  acqu ièren t  cependant  une s ign i f i ca t ion .

Nous sornrnes  ic i  à  la  fo is  au  coeur  de  la  ph i losoph ie  conceptue l le  e t

dans  le  f i l  de  la  t rad i t i on  v i van te  de  la  l i ngu is t ique .

Nous donn ions  tou t  au  début  de  ce  t rava i l  une dé f in i t ion  de  la  dé ter -

minat ion que nous nous sorrrnes permis de cr i t iquer.  0n y par la i t  déjà

d'évocat ion.  Nous ne pouvons nous empêcher de penser que tout notre ef-

fo r t  nous  ramène à  ce  concept .  Nous pensons qu ' ' i1  es t  cen t ra l ,  e t  c 'es t

pourquo ' i  l ' é tude apr io r i  des  moda l i tés  log iques  de  l révocat ion  de  la

réa l i té  par  le  t ruchement  d rune ac t iv i té  symbol ique e t  son  app l ica t ion

sys témat ique à  l 'ana lyse  de  la  dé terminat ion  nous  sembla i t  devo j r  ê t re

ent repr ise . -
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