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Conventions typographiques

mot forme linguistique
« mot » sens ou concept
MOT ternie ou unité lexicale, c'est-à-dire forme

linguistique assortie d'un sens spécifique ;
la particularité du terme est que son sens
est envisagé par rapport à un domaine
de spécialité

MOTj, MOT2 distinction des sens pour une même forme
linguistique lorsque le contexte l'exige

mot/étiquette mot assorti d'une étiquette morphosyntaxique

mo* ou *ot mot tronqué
*phrase phrase inacceptable
? phrase phrase dont l'acceptabilité peut être mise en doute
<...> balise ouvrante

(utilisée dans les documents structurés)

</...> balise fermante (utilisée dans
les documents structurés)

[domaine] domaine de connaissance auquel
est associé le sens d'un terme

{champ} champ dans une base de données
[...] citation ou contexte tronqué

Lorsqu'une notion importante est expliquée dans le texte, elle est mise en

évidence au moyen d'italiques et de caractères gras : terminologie, sens,

terme. Les notions importantes font l'objet d'une entrée dans l'index à la fin

du manuel.

Un certain nombre de passages sont détachés du texte central et présen-

tés de la manière suivante :

Terminotique

La Terminotique a été créé pour faire référence à l'ensemble des activités liées

à la description des termes dans lesquelles intervient une application infor-

matique. Comme on le verra au chapitre i, l'informatique est présente à

presque toutes les étapes : de la collecte de termes et d'information sur ces

termes à l'encodage des descriptions.

Il s'agit d'explications supplémentaires sur des notions introduites dans

le texte central.
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INTRODUCTION

Toute activité-technique, manuelle ou conceptuelle-se dote de termes spécifiques,
des mots empruntés au langage commun ou construits de toutes pièces. En maths
aussi. Cela est nécessaire dès que l'on veut être précis, efficace, opératoire. Un cours
de maths est un cours de langue ! (Entrevue de Denis Guedj accordée à
L'Actualité, 15 mai 2001.)

Un manuel de terminologie ou de terminographie ?

Dans les années 1970, Alain Rey a proposé de faire le départ entre les volets

appliqué et théorique de la terminologie et de les étiqueter respectivement

terminographie et terminologie. La terminographie regroupe les diverses

activités d'acquisition, de compilation et de gestion des termes. La termi-

nologie se penche sur les questions fondamentales que soulève l'étude des

termes et propose un cadre conceptuel pour les appréhender. Rey repro-

duisait ainsi la distinction entre lexicographie et lexicologie.

Bien entendu, en terminologie comme ailleurs, la théorie et la pratique

sont loin d'être mutuellement exclusives. La pratique fait souvent évoluer

une théorie dans une direction qu'elle n'avait pas empruntée jusque-là. Les

modèles théoriques, quant à eux, permettent aux praticiens d'examiner un

objet sous un éclairage particulier.
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Cependant, en terminologie peut-être davantage qu'ailleurs, on éprouve

plus de difficulté à scinder théorie et pratique. Jusqu'à présent, la première

a surtout servi à expliquer la seconde. Autrement dit, la terminologie fournit

des repères fondamentaux aux différentes activités qui relèvent de la termi-

nographie. Il est possible de concevoir une lexicologie sans lexicographie. La

terminologie, en revanche, se définit surtout par rapport à des applications

relevant de la terminographie.

Ainsi, ce manuel portera principalement sur la terminographie, c'est-

à-dire sur un ensemble de pratiques dont l'objet commun est de décrire des

termes. Bien entendu, ces pratiques gagnent à être soutenues par des

modèles théoriques adéquats, donc par la terminologie. Mais nous tien-

drons pour acquis qu'une théorie valable est le résultat de l'observation et

de la description d'une masse importante de données terminologiques et

qu'elle a tout avantage à s'appuyer sur des descriptions concrètes de termes.

Le chapitre i balisera avec plus de précision les domaines respectifs de la

terminographie et de la terminologie. Il montrera également que les termes

apparaissent sous un jour différent en fonction du modèle théorique choisi.

Un manuel de terminographie ou de terminotique ?

La terminographie accueille des applications informatiques de plus en plus

nombreuses. Une information extrêmement riche désormais accessible en

format électronique ainsi que différents traitements automatiques (ou pilo-

tés par l'humain) viennent faciliter la collecte et l'analyse des termes.

Déjà, en 1991, Auger et al. faisaient un parallèle entre les méthodes

qualifiées de classiques et de nouvelles techniques intégrant des outils infor-

matiques. Sager (1990) et Cabré (1992) accordaient eux aussi une grande

importance aux nouvelles technologies1. De nombreux chapitres font réfé-

rence à l'avènement des corpus en format électronique ; aux mérites des

outils qui arrivent à s'y frayer un chemin pour débusquer un terme ou un

contexte ; et, enfin, à la richesse d'une organisation de données terminolo-

giques réalisée sur support électronique. Le concept de « terminotique »

commençait à prendre forme.

i. Signe des temps, la dernière édition du Manuel pratique de terminologie (Dubuc
2002) comporte un chapitre additionnel consacré à l'informatique.
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Terminotique

La Terminotique a été créé pour faire référence à l'ensemble des activités liées

à la description des termes dans lesquelles intervient une application infor-

matique. Comme on le verra au chapitre 1, l'informatique est présente à

presque toutes les étapes : de la collecte de termes et d'information sur ces

termes à l'encodage des descriptions.

Aujourd'hui, la situation a évolué considérablement. Les applications infor-
matiques se sont diversifiées et, surtout, elles sont devenues accessibles au
plus grand nombre. Actuellement, toute recherche portant sur des termes
fait appel à une forme ou une autre de traitement informatique, si bien que
la distinction entre terminotique et terminographie ne se justifie que dans
un contexte pédagogique. Ainsi, ce manuel mettra un accent particulier sur
les activités terminographiques réalisées ou réalisables à l'aide de l'ordina-
teur. Nous verrons au chapitre i de quelle manière la terminographie peut
tirer profit des outils informatiques.

Terminotique ou terminologie computationnelle ?

Aujourd'hui, terminologie computationnelle (sur le modèle de l'anglais com-

putational terminology) côtoie souvent terminotique dans la littérature spécia-

lisée. Toutefois, les deux expressions ne recouvrent pas tout à fait les mêmes

réalités, telles que nous les envisageons. La terminologie computationnelle

constitue un domaine de recherche du traitement automatique de la langue

dont les acteurs-informaticiens, spécialistes des sciences de l'information,

linguistes et, bien entendu, terminologues-mettent au point divers traite-

ments automatiques appliqués aux textes spécialisés.

La terminologie computationnelle et la terminotique ont donc des objectifs

différents. La première se penche sur les traitements automatiques qui auront

vraisemblablement une utilité en terminographie, mais ils ne sont pas conçus

exclusivement pour cette fin. La seconde veut intégrer des outils informatiques

dans la confection de dictionnaires spécialisés. Cet objectif pourra l'amener à

mettre au point des formes de traitements automatiques, mais cela ne consti-

tue pas sa raison d'être principale.

Bien que leurs objectifs divergent, chaque discipline profite des avancées de

l'autre. Ainsi, bien que ce manuel accorde une grande place à la terminotique,

il fera souvent référence à des travaux de terminologie computationnelle.
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Revisiter la terminologie et la terminographie

La terminologie et la terminographie ont beaucoup changé au fil des ans et
le rythme de ce changement s'est accéléré récemment. Cette situation s'ex-
plique, entre autres, par le recours systématique à de grands corpus de textes
et par l'utilisation de traitements informatiques qui modifient en profondeur
le travail du terminographe.

D'abord, l'exploration automatisée des corpus révèle certaines dimensions
qui échappaient plus facilement à l'observation. Les outils de traitement
automatique permettent de localiser les données rapidement et, surtout, de
les ordonner de différentes manières. C'est un peu comme si l'utilisation
d'un appareil de mesure plus perfectionné mettait en évidence ce que
l'appareillage précédent occultait.

Produire des descriptions plus riches

Le recensement des cooccurrents dans les dictionnaires spécialisés (BOURSE

1986, cooc INTERNET 2ooo) est attribuable en grande partie à la possibilité de

retrouver rapidement les unités lexicales apparaissant dans l'environnement du

terme. Cette recherche est désormais facilitée par le concordancier.

Par ailleurs, un dictionnaire comme le Dictionnaire d'apprentissage du français
des affaires (DAFA 2000), qui rend compte de la polysémie et qui dresse des

listes de dérivés morphologiques et de collocations, n'aurait jamais été envi-

sageable sans le recours à des outils d'interrogation de corpus en format élec-

tronique.

Enfin, l'émergence du concept de « base de connaissances terminologique »

(Meyer étal. 1992), à savoir une base terminologique dans laquelle les relations

entre les termes sont explicitées de façon systématique, doit beaucoup à la

possibilité d'implanter ces liens dans les bases de données actuelles et d'en

garder la trace.

De plus, l'utilisation d'outils informatiques apporte des éclairages diffé-
rents sur les termes et leur environnement linguistique. En effet, la plupart
d'entre eux permettent de rompre avec la lecture linéaire qui caractérisait la
recherche classique et pratiquent des coupes sélectives dans les textes. La
recherche de chaînes de caractères dans un corpus électronique force le ter-

minographe à s'attarder sur des formes identiques mais qui ne véhiculent
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pas le même sens. Cette même recherche montre que la forme d'un terme
subit des transformations dans un texte. Une liste de concordances révèle des
régularités quant aux unités lexicales qui apparaissent dans l'environne-
ment du terme. Les notions de polysémie, d'ambiguïté ou de variation, pour
ne citer que quelques cas, prennent des dimensions qu'elles n'avaient pas
auparavant, puisque c'est l'humain avec toutes ses connaissances du monde
qui tranchait sans toujours le faire consciemment.

L'utilisation généralisée d'outils informatiques remet en question les
modèles et méthodologies qui ont fait pourtant une unanimité durable. Ce
consensus est ébranlé par une série de questions soulevées par l'examen de
textes tout venant et pour lesquelles des modèles plus anciens n'apportent
pas toujours les réponses. Ces questions seront au cœur du chapitre i.

Le nouvel éclairage jeté sur les données terminologiques nous amène éga-
lement à revisiter certains concepts fondamentaux de la terminologie. Le
chapitre 2 définit le « terme » et dresse une liste de difficultés liées à son repé-
rage dans le texte. Le chapitre 3 se penche sur les différents liens qui existent
entre les termes. Dans ces deux chapitres, nous rappellerons des concepts
décrits dans les manuels de terminologie. Toutefois, nous devrons lorgner
du côté d'autres disciplines (comme la lexicologie, en particulier la séman-
tique lexicale, et le traitement automatique de la langue) afin de clarifier des
concepts sur lesquels la terminologie s'est peu attardée jusqu'à maintenant.

De nouvelles pratiques

Après avoir revu les notions fondamentales de la terminologie, nous abor-
derons des thèmes qui relèvent plus directement de l'informatique. Le cha-
pitre 4 présente les différentes manières d'élaborer un corpus spécialisé en
format électronique et le chapitre 5 se penche sur les moyens mis en œuvre
pour l'interroger. Le chapitre 6 porte sur l'extraction automatique de termes
et souligne les difficultés de cette entreprise. Le chapitre 7 décrit des
techniques qui vont au-delà de l'acquisition de termes et montre qu'il est
maintenant possible de dégager de l'information de nature sémantique des
corpus spécialisés. Le chapitre 8 aborde la question de l'organisation des
données terminologiques et traite, notamment, des bases de données et des
documents structurés.
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