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Français

Ressources unilingues

La principale référence en matière de dictionnaire de français est incontestablement le
Grand Robert de la langue française, qui n’existe que sous forme imprimée ou sur cédérom.

Edité pour la première fois en 1966 (sa dernière mise à jour date de 2001), il comprend 6

volumes. Il est très bien présenté sur le site www.britannica.fr/TESTrobert3.html (cf. chap.

3.3 pour la version électronique).

La version en un seul volume, plus répandue et plus pratique, le Petit Robert, est

aujourd’hui,  sans aucun doute, le dictionnaire de la langue française le plus usité. Il se

présente comme suit :

Source : Petit Robert, Paris, Dictionnaires Robert, 1987

Ce dictionnaire offre l’avantage de fournir une information complète et condensée autour du

mot en question : date d’apparition du mot, étymologie, définition, cooccurrences,

synonymes, exemples extraits de la littérature ou de la presse, antonymes.

Son homologue, chez Larousse, est le Lexis, ou Larousse de la langue française, dont la

dernière édition remonte à 2003.

Les amateurs d’histoire de la langue française pourront compléter leur information à l’aide du

Dictionnaire historique de la langue française, qui leur offrira de plus amples détails sur
l’étymologie et l’évolution du mot (et de ses dérivés) dans la langue française au fil des

siècles.

Source : Dictionnaire historique de la langue française, Paris,
Dictionnaires Robert, 3

ème
 édition, 2000

L’emprise des mots du texte-source est le principal fléau du traducteur. S’il ne parvient pas à
lui échapper, son texte « sentira » la langue originale. Pour mieux adopter la bonne

approche (traduire les idées et non les mots), le traducteur pourra trouver une aide précieuse

dans un dictionnaire analogique, par exemple le Thésaurus Larousse (des mots aux idées,
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des idées aux mots). Un tel dictionnaire a l’avantage de présenter l’ensemble des mots et

expressions gravitant autour d’une idée. D’où le sous-titre de l’ouvrage.

  Source : Thésaurus Larousse, Paris, éd. Larousse, 1991

(L’index alphabétique de l’ouvrage a le léger inconvénient de ne présenter que des renvois

chiffrés, ce qui impose parfois de consulter tous les renvois pour trouver l’article pertinent)

Le problème des cooccurrences (ou collocations) est un souci majeur chez le traducteur. Le

Dictionnaire des cooccurrences (Jacques Beauchesne, Guérin, Montréal (Canada), 2001) lui
apportera un bon choix de solutions et lui permettra de créer des couples sujet/verbe,

verbe/complément et substantif/adjectif aussi harmonieux que possible. Il se présente

comme suit :

_ idée, concept de base

_ substantifs synonymes et dérivés,
notamment dans des domaines
spécialisés (avec renvoi à d’autres
articles du dictionnaire)

_ verbes, expressions idiomatiques et
proverbes permettant d’exprimer
l’idée

_ adjectifs

_ adverbes et locutions adverbiales

_ prépositions et locutions
prépositives

_ conjonctions et locutions
j i
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S
ource : Dictionnaire des cooccurrences, Montréal, Guérin,
2001

Une première série d’adjectifs permet de rechercher le qualificatif le plus pertinent ; suit, en

italique, une liste de verbes susceptibles d’accompagner le substantif en question. Bien

entendu, la liste des propositions n’est pas exhaustive.

La collection Les usuels du Robert propose en outre toute une série de dictionnaires portant

sur des aspects spécifiques de la langue française et permettant de compléter les
informations fournies par le dictionnaire de base :

- Dictionnaire des proverbes et dictons

- Dictionnaire des expressions et locutions

- Dictionnaire des difficultés du français
- Dictionnaire des mots contemporains

- Dictionnaire des citations du monde entier

- Dictionnaire des synonymes
- Dictionnaire étymologique du français

En cas de traduction de textes scientifiques, il n’est pas inutile de se référer à un dictionnaire
des racines grecques et latines, dont la langue scientifique et la langue française en général

sont si friandes. Il permettra de mieux comprendre la signification de certains termes
(iatrogène, p. ex., qui désigne une maladie attrapée chez le médecin ou dans un

environnement médical) ou de créer le terme pertinent (thermophile, p. ex., pour désigner

une espèce animale ou végétale aimant la chaleur).

Source : Jacques Cellard, Les 500 racines grecques et latines les plus
importantes du vocabulaire français, 2 vol. (I. Racines grecques, II. Racines
latines), 2

ème
 édition, Paris, Duculot, 1989   

Il importe également que le traducteur sache éviter les régionalismes

(en l’occurrence les helvétismes) si sa traduction est destinée à un

public francophone dépassant le cadre du territoire helvétique. A cet
effet, il convient de consulter le Dictionnaire suisse romand (Genève,

éditions Zoé, 1997), qui propose, pour chaque entrée, la

prononciation du terme, la définition de ses différentes acceptions

illustrée de nombreux exemples, les autres termes de la famille, la
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zone de diffusion du terme (cantons concernés) ainsi que l’étymologie

et l’origine du terme en question. Il est présenté en détail sur le site

http://www.unine.ch/dialectologie/Presentation_Dico.html.

Source : Dictionnaire suisse romand,
Genève, Zoé, 1997

L’ouvrage s’avère notamment utile en cas de traduction de textes administratifs, car il
contient de nombreux termes réservés à l’administration helvétique (armée, éducation,

justice, etc.).

Enfin, parmi les outils les plus indispensables au traducteur figure un manuel de typographie,

qui lui permettra de faire les choix les plus pertinents et d’adopter une approche cohérente
en matière de présentation de ses textes (ponctuation, trait d’union, majuscule, etc.). Deux

ouvrages existent sur le marché :

- Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Paris,

Imprimerie nationale, 3ème édition, 2002. La 4ème de couverture de cet ouvrage de

référence français en explique bien l’objectif :

_ Où mettre les capitales dans un nom d’organisme ?
_ Les sigles ont-ils besoin de points ?
_ Madame, mademoiselle, monsieur : quand peut-on les abréger ?
_ Chiffres arabes, chiffres romains, nombres en toutes lettres : dans quel
contexte ?
_ Quelle est la différence entre deuxième et second ?
_ A quoi servent les petites capitales ?
_ Comment présenter une bibliographie ?

- Le Guide du typographe, Heliographia, 2000 (6ème édition
revue et corrigée de l’ancien Guide du typographe romand),

est le pendant helvétique du précédent, incontournable en

Suisse romande. Il offre un accès plus facile aux règles
recherchées que le Lexique des règles typographiques en

usage à l’Imprimerie nationale et porte bien sûr davantage sur

les spécificités de la Suisse. Les principales règles applicables

à l’allemand et à l’italien figurent en fin d’ouvrage.
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En ce qui concerne la recherche d’informations liées au contenu du texte à traduire (et non à

la forme de ce texte), les encyclopédies constituent bien sûr une source aussi précieuse que

volumineuse. En français, l’encyclopédie la plus complète est l’Encyclopaedia Universalis.
Sa dernière édition, parue en 2002, comporte 28 volumes. Le site www.universalis.fr fournit

d’amples informations sur la version papier, la version cédérom ainsi que les ouvrages

annexes et les produits dérivés. Dans ce genre d’ouvrage, les termes doivent être

recherchés dans un index séparé, lequel renvoie aux différents articles où le terme en

question est mentionné.

En revanche, dans un dictionnaire encyclopédique, comme le Grand Larousse

encyclopédique en 12 volumes (publié dans les années 80), les mots sont recherchés

directement dans le corpus même du dictionnaire, comme dans un dictionnaire de langue. Il
existe aujourd’hui des versions plus compactes en 5 volumes (Grand Usuel Larousse,

dictionnaire de la langue et dictionnaire encyclopédique), en 3 volumes (Nouveau Larousse

encyclopédique 2003) ou en un seul volume (Mémo Larousse) qui fournissent bien entendu

une information plus succincte.


