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Alic ja Kac pr zak est po lo naise. Elle est pro fes seur de lin guis tique à
l’Uni ver si té de Lódź (Po logne), où elle di rige la sec tion de lin guis tique
de l’Ins ti tut d’études ro manes. Ses re cherches se centrent sur la ter‐ 
mi no lo gie et la lexi co lo gie contras tive du fran çais et du po lo nais. Elle
a pu blié Ter mi no lo gie mé di cale fran çaise et po lo naise. Forme et sens
(WUL, 2000), Stan dard et pé ri phé ries de la langue (avec J.-P. Gou‐ 
gailler, Lek sem, 2009), Plu ra li té des cultures  : chances ou me naces  ?
Ana lyses lin guis tiques et di dac tiques (avec A. Ko nows ka et M. Gajos,
Lek sem, 2012), Em prunts néo lo giques et équi va lents au toch tones en
fran çais, po lo nais et en tchèque (avec J.-F. Sa blay rolles et Z. Hil den‐ 
brand, Lam bert Lucas, 2016. Elle a ré cem ment plu blié une série d’ar‐ 
ticles sur la néo lo gie de l’ad jec tif en fran çais contem po rain : « L’ad jec‐ 
tif néo lo gique en fran çais ac tuel – ten dances lexi co gé niques », Ro ma‐ 
ni ca Wra ti sla vien sia, n° 65 (2018), «  Entre le dis cours et la langue  :
notes sur le suf fixe - issime dans les ad jec tifs néo lo giques fran çais »,
et « Quelques re marques sur les ad jec tifs re la tion nels néo lo giques en
fran çais ac tuel », à pa raître.
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Radka Mudrochová est tchèque. Elle est di plô mée d’un mas ter en
langue fran çaise et en éco no mie, doc teure en lin guis tique. Elle a sou‐ 
te nu sa thèse de doc to rat en 2012 en lexi co lo gie. Elle est maître de
confé rences en lin guis tique fran çaise à l’Uni ver si té Charles de Prague
(Ré pu blique tchèque). Dans ses re cherches, elle s’in té resse au fran‐ 
çais fa mi lier, à la lexi co lo gie contras tive du fran çais et du tchèque et à
la néo lo gie (elle col la bore aux pro jets in ter na tio naux Em pNéo et Néo‐ 
veille). Elle a pu blié La tron ca tion en tant que pro cé dé d’abré via tion de
mots et sa per cep tion dans le fran çais contem po rain (2012), édi tion
revue de sa thèse de doc to rat, et plu sieurs ar ticles sur les an gli cismes
en fran çais et en tchèque.

2

Spé cia liste de la néo lo gie, Jean- François Sa blay rolles est fran çais  ;
agré gé de gram maire, il a consa cré sa thèse à la néo lo gie du fran çais
contem po rain (Paris 8, 1996). Maître de confé rences à Li moges (1997-
2002) puis à Paris 7 (2002-2007), il a sou te nu l’HDR en 2004 et a exer‐ 
cé ses fonc tions de pro fes seur des uni ver si tés à Paris 13 Sor bonne
Paris Cité, de 2006 à 2016. Il a été membre des la bo ra toires et
groupes de re cherche sui vants  : CERES de Li moges, CIEL de Paris 7,
LDI UMR 7187 puis HTL UMR 7597. Ses re cherches portent es sen tiel‐ 
le ment sur la néo lo gie en fran çais contem po rain, dont les em prunts
et leurs équi va lents au toch tones. Il a fait pa raître, entre autres, La
néo lo gie en fran çais contem po rain (2000, Cham pion), Les Néo lo gismes
(avec Jean Pru vost, « Que sais- je ? », 2003, 3  éd. 2016), La Fa brique
des mots fran çais (Lam bert Lucas, 2016, avec Ch. Jacquet- Pfau), Les
Néo lo gismes, créer des mots fran çais au jourd’hui (Gar nier / Le Monde,
2017). Il a fondé en 2006, et di rige avec John Hum bley, la revue Neo lo‐ 
gi ca (Clas siques Gar nier).

3

e

Cet ou vrage se situe dans le pro lon ge ment (tout en en pro po sant un
élar gis se ment) de pré cé dentes col la bo ra tions sur le thème de la néo‐ 
lo gie et de l’em prunt  : franco- grecque (2011 1) tout d’abord, puis
tchèque et po lo naise (2016 2), avant de s’ou vrir dans ce der nier opus
au fla mand et à l’ita lien. Cette co opé ra tion offre une prise de dis tance
qui dé bouche sur des as pects théo riques posés par le phé no mène de
l’em prunt. Outre la ré flexion sur les cri tères pré si dant à la ty po lo gie
des em prunts, l’ap proche du phé no mène à tra vers le prisme de
langues dif fé rentes en ri chit l’étude, qui se nour rit par ailleurs de l’ob‐ 
jec ti vi té de la lexi co mé trie.
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Il in ter roge la ty po lo gie et les quan ti tés de flux, sou vent du fran çais
vers d’autres langues, à la lu mière des chan ge ments so cié taux et de la
mon dia li sa tion. Il met en pers pec tive la place de l’em prunt dans la
néo lo gie et celle du gal li cisme parmi les em prunts, tout en re cen sant
des do maines pro pices à l’im por ta tion de l’élé ment fran çais.

5

Il re vient sur les in fluences exer cées par d’autres langues, sous forme
de tra duc tions, calques mor pho lo giques, syn thèses néo lo giques et al‐ 
lo gé nismes, mais in siste éga le ment sur la ré cep tion de l’em prunt
(entre ac cueil bien veillant voire re con nais sant, et hos ti li té ma ni feste).
Son degré d’in té gra tion est ob ser vé mi nu tieu se ment sur les dif fé rents
plans de la langue.

6

Son étude se fait, enfin, à tra vers le prisme de la lexi co gra phie (par‐ 
fois nor ma tive et pres crip tive, par fois plus des crip tive), tout en ap‐ 
pro chant son trai te ment méta- lexicographique dans les dic tion naires
et dans leurs pré am bules, sou vent éclai rants à ce sujet.

7

Le titre, re te nant « ques tion » à la fois au sin gu lier et au plu riel est ré‐ 
vé la teur d’une quête concep tuelle (réa li té, conte nu, lé gi ti mi té lin guis‐ 
tiques) et d’une ap proche plu rielle du phé no mène de l’em prunt lexi‐ 
cal. Le sous- titre éclaire sur les trois axes selon les quels est dis tri bué
l’ou vrage.

8

La pre mière par tie, in ti tu lée « Em prunt : concepts connexes et ty po‐ 
lo gie » se com pose de cinq in ter ven tions tou chant à la ques tion de la
taxo no mie des em prunts et des concepts voi sins, et ce, dans trois
langues dis tinctes : le fran çais, le po lo nais et le tchèque.

9

Jean- François Sa blay rolles re vient dans « Les em prunts face aux xé‐ 
nismes, pé ré gri nismes, in ter na tio na lismes, sta ta lismes… » sur la po ly‐ 
sé mie pro blé ma tique du terme d’em prunt et son pé ri mètre sé man‐ 
tique à géo mé trie va riable. Il dé taille la si tua tion d’hy po nymes tels
que « xé nisme » et « pé ré gri nisme » (assez ré pan dus mais peu ou mal
dé fi nis) et de « sta ta lisme », d’un em ploi assez confi den tiel mais non
dénué d’in té rêt.

10

John Hum bley pour suit sur la no tion de « xé nisme », dans « Ré quiem
pour le xé nisme ter mi no lo gique  », en in ter ro geant la per ti nence du
terme en tant que ca té go rie en néo lo gie ter mi no lo gique, re ve nant
sur son ab sence, dans la tra di tion ro ma niste al le mande, et le si tuant
par rap port à la tra duc to lo gie et les langues de spé cia li té.
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Alic ja Kac pr zak aborde, pour sa part, la per cep tion de l’em prunt dans
le mi lieu lin guis tique po lo nais dans «  Les lin guistes po lo nais face à
l’em prunt. Cadre théo rique ». Après un re tour sur l’his toire, ayant fa‐ 
vo ri sé cer tains contacts, et les in fluences chrono- thématiques de
langues étran gères (no tam ment l’al le mand) sur une base slave, elle
évoque la ty po lo gie re te nue par dif fé rents lin guistes po lo nais.

12

Anna Bobińska et An dr zej Na pie rals ki pro posent dans « les lin guistes
po lo nais face à l’em prunt au fran çais : quelques ap proches mé tho do‐ 
lo giques » un exa men des tra vaux de lin guistes po lo nais, entre autres
Bog dan Walc zak, sur l’étude du gal li cisme.

13

Radka Mudrochová vient clore cette pre mière par tie en évo quant
dans « À la re cherche de la ty po lo gie et de la dé fi ni tion de l’em prunt
dans le mi lieu lin guis tique tchèque » l’em prunt et ses équi va lents lin‐ 
guis tiques en tchèque, ainsi que ses rap ports avec le xé nisme, le bar‐ 
ba risme, ou en core le « mot sau vage » et en re layant une ty po lo gie
es sen tiel le ment basée sur le degré d’in té gra tion.

14

La deuxième par tie, « Ré cep tion des em prunts », offre une ap proche
géo po li tique et dia chro nique du phé no mène, en l’in cluant dans l’his‐ 
toire, et ex pli quant par là- même l’état d’es prit des lo cu teurs à l’égard
de l’élé ment étran ger.

15

Gio van ni Tal la ri co re vient sur le rap port à l’élé ment fran çais au fil de
l’his toire dans «  Em prunts et gal li cismes dans la langue ita lienne  :
trois siècles de pos tures idéo lo giques », où il évoque la place de choix
oc cu pée par le gal li cisme, en ita lien, eu égard à la proxi mi té géo gra‐ 
phique des deux pays et aux mul tiples re la tions cultu relles et com‐ 
mer ciales en tre te nues de puis tou jours. Il y in siste, entre té moi gnages
in di vi duels et po si tions ins ti tu tion nelles, sur la gal lo ma nie fran çaise
au XVIII  siècle où pointent néan moins quelques op po sants, pu ristes
qui vont aussi faire en tendre leur voix au XIX , avant l’ar ri vée d’un vé‐ 
ri table na tio na lisme au XX  siècle.

16

e

e

e

Mat thieu Pie rens s’at tache à la ré cep tion de l’em prunt en néer lan dais
dans « L’em prunt en néer lan dais  : réa li té et per cep tion ». Il y dé ve‐ 
loppe l’as pect quan ti ta tif et les langues les plus sol li ci tées (latin, an‐ 
glais, al le mand, par ordre d’im por tance) par cette langue par lée aux
Pays Bas et en Bel gique. La conscience de l’em prunt est enfin abor‐ 
dée, tout comme la po si tion face à ce der nier. Il finit par pro po ser
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une ty po lo gie, hé ri tée de la tra di tion al le mande (mots in di gènes vs
mots exo gènes, mots bâ tards et mots étran gers).

Jan Lazar ex pose dans «  La per cep tion du phé no mène d’em prunt
dans le mi lieu tchèque et ses pos sibles clas se ments » trois types de
clas se ment de l’em prunt, pré sents dans les études lin guis tiques
tchèques  : selon sa na ture (pho no lo gique, syn taxiques, sé man tique,
phra séo lo gique, prag ma tique…), selon son degré d’in té gra tion et
selon l’ori gine des mots. Il re vient pour finir sur les trois prin ci paux
pour voyeurs d’em prunts (le fran çais, l’an glais et l’al le mand) et le rap‐ 
port des lo cu teurs à ces mots exo gènes.

18

La troi sième par tie s’in ti tule « Em prunts, lexi co graphes et veille néo‐ 
lo gique », et s’in té resse à l’em prunt comme objet de tra vaux lexi co‐ 
gra phiques, à deux stades de leur évo lu tion : pre mière oc cur rence et
as si mi la tion fi nale.

19

Anna Boch na ko wa in « Lexi co graphes po lo nais du XIX  au XXI  siècle
face à l’em prunt » aborde le dis cours plu tôt bien veillant de la lexi co‐ 
gra phie de cette pé riode à l’égard du mot étran ger, à tra vers cinq dic‐ 
tion naires mo no lingues et quelques dic tion naires «  pé da go giques  »
de mots d’ori gine étran gère, des ti nés à faire dé cou vrir ces mots à un
large pu blic.

20 e e

Em ma nuel Car tier vient clore cette der nière par tie et le vo lume tout
en tier avec une contri bu tion in ti tu lée « Néo veille, outil de traque et
d’ana lyse des nou veaux em prunts et de leurs équi va lents au toch tones
néo lo giques », où il nous ex plique le fonc tion ne ment de la pla te forme
Néo veille (pé riode, cor pus, dé pouille ment), et s’ar rête plus en dé tail
sur les em prunts et leur place dans la néo lo gie et sur trois mo ments
saillants de leur vie : leur émer gence, leur dif fu sion et leur lexi ca li sa‐ 
tion, le tout étayé par force illus tra tions et études sta tis tiques éclai‐ 
rantes.

21

L’in té rêt in dé niable de cette pu bli ca tion est la ré flexion sur la ty po lo‐ 
gie de l’em prunt (concept large, aux contours in dé fi nis et à pé ri mètre
va riable) en ques tion nant la taxi no mie exis tante à la lu mière de son
ef fi ca ci té, en se nour ris sant des tra di tions fran çaise (et l’hé ri tage de
Louis Deroy 3), mais aussi al le mande, des usages po lo nais et tchèque,
nous obli geant ainsi à nous dé cen trer.
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L’em prunt est en vi sa gé dans sa di ver si té, sans oc cul ter les cas li mites
(et pro blé ma tiques) comme les al lo gé nismes ou faux em prunts (Hum‐ 
bley 2016 4) qui em pruntent un mo dèle, un pa tron, mais n’ont ja mais
exis té dans la sup po sée langue source (foo ting, ten nis man) ou qui par
el lipse ou évo lu tion sé man tique se sont éloi gnés de l’ori gi nal (par king
< par king area), et que Jean Fran çois Sa blay rolles ap pelle « vrais ‘faux
em prunts’  ». Les in ter na tio na lismes sont éga le ment évo qués, tout
comme la no tion d’in ter mé diaire dans la trans mis sion, ainsi que les
em prunts de mor phèmes (no tam ment les très fé conds -ing ou ’s).

23

Sont ainsi évo qués les calques sé man tiques, mor pho lo giques, les syn‐ 
thèses néo lo giques (ou trou com blé) et les em prunts de struc ture. Les
no tions de xé nisme et pé ré gri nisme sont re prises en confron tant
leurs usage et dé fi ni tion chez dif fé rents au teurs et en in ter ro geant
leur com plé men ta ri té voire leur uti li té, plus en core en si tua tion de
di glos sie.

24

La no tion de ré cep tion de l’em prunt (où la part belle est faite au gal li‐ 
cisme) bé né fi cie d’une ap proche dia to pique et dia chro nique, pro pice
à la mise en pers pec tive de cette der nière. Selon l’his toire, la géo gra‐ 
phie, l’ou ver ture ou le repli na tio na liste, l’élé ment étran ger est tour à
tour perçu comme une op por tu ni té de dire un ré fé rent nou veau ou
de dire dif fé rem ment (de façon plus éco no mique ou au réo lée d’un
pres tige re con nu) un ré fé rent pré exis tant. Le poids po li tique des ins‐ 
ti tu tions est abor dé, tout comme celui de la lexi co gra phie tan tôt des‐ 
crip tive et ex pli ca tive voire pé da go gique, tan tôt pres crip tive et pu‐ 
riste.

25

La place de l’em prunt dans la néo lo gie fran çaise ac tuelle est éga le‐ 
ment un ap port des plus in té res sants. Néo veille, et son cor pus sans
égal en fran çais mo derne nous per met de dé pas ser le res sen ti sub jec‐ 
tif pour avoir une ap proche ob jec tive et quan ti fiée du phé no mène
(vo lumes ab so lu et re la tif, fré quences d’em ploi) tout en of frant une
épais seur dia chro nique éclai rante.

26

Nous y dé cou vrons que l’em prunt (dans sa di ver si té évo quée pré cé‐ 
dem ment) re pré sente 6,36% des néo lo gismes, loin der rière la pré‐ 
fixa tion (75,87%) et juste après la com po si tion (7,32%) mais avant la
suf fixa tion (5,54%) ou la tron ca tion (0,32%). Nous y re trou vons éga le‐ 
ment la pré émi nence (per cep tible mais dé sor mais chif frée) de l’an gli‐ 
cisme, qui écrase la concur rence avec 91% des em prunts, de vant l’es ‐
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1  Paquet- Pfau Chris tine, HUM BLEY John, Pas seurs de mots, pas seurs d’es‐ 
poirs  : lexi co lo gie, ter mi no lo gie et tra duc tion face au défi de la di ver si té,
Paris, Édi tions des ar chives contem po raines.

2  Hil den drand Zu za na, Kasc pr zak Alic ja, SA BLAY ROLLES Jean- François,
Em prunts néo lo giques et équi va lents au toch tones en fran çais, en po lo nais et
en tchèque, Li moges, Lambert- Lucas, col lec tion « La Lexi co thèque ».

3  Deroy Louis, 1956, L’em prunt lin guis tique, Paris, Les Belles Lettres.

4  Hum bley John, 2016, « La clas si fi ca tion des des faux em prunts » in Zu za na
Hil den brand, Alic ja Kac pr zak et Jean- François Sa blay rolles (dir.), Em prunts

pa gnol (4,5%), l’arabe (3%) et l’ita lien (2%), s’ex pli quant par la puis‐ 
sance éco no mique et po li tique amé ri caine et son cor tège de mi gra‐ 
tions cultu relles et tech no lo giques condui sant à l’ins tal la tion de l’an‐ 
glais comme lin gua fran ca dans de nom breux do maines, les mé dias
s’en fai sant éga le ment le relai.

Une dis tri bu tion ca té go rielle de l’em prunt per met éga le ment de
confir mer la su pré ma tie du sub stan tif (80%), loin de vant l’ad jec tif, le
verbe ou l’ad verbe.

28

Il est fait men tion des (sou vent né gli gés ou omis) em prunts de pa‐ 
trons lexico- syntaxiques pro duc tifs comme -ing ou e- (e- shopping),
par exemple.

29

Cette étude sin gu lière et pas sion nante re vient enfin sur les mo ments
saillants de la vie des néo lo gismes en gé né ral et de l’em prunt en par‐ 
ti cu lier  : l’émer gence, l’éven tuelle dif fu sion et l’éven tuelle lexi ca li sa‐ 
tion, en rap pe lant les mé ca nismes lin guis tiques, cog ni tifs, ainsi que
les si tua tions socio- pragmatiques fa vo ri sant l’en ra ci ne ment (en‐ 
trench ment) de la forme em prun tée.

30

Cette contri bu tion, qui em brasse large (temps, es pace, ty po lo gie), qui
n’hé site pas à re mettre en ques tion cer taines ap proches ou dé fi ni‐ 
tions conve nues (le pé ré gri nisme, par exemple), en pre nant le risque
de se dé cen trer de notre seule tra di tion fran çaise, pro pose par
ailleurs une bi blio gra phie four nie et ré cente, et se ré vèle être une
aide pré cieuse à qui conque s’in té resse à l’em prunt lin guis tique et ses
en jeux.
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néo lo giques et équi va lents au toch tones en fran çais, en po lo nais et en tchèque,
Li moges, Lambert- Lucas, col lec tion « La Lexi co thèque », (37-58).
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