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In tro duc tion
Les mé tho do lo gies et, en gé né ral, les ac quis de la lin guis tique ap pli‐ 
quée mo derne, semblent jouer un rôle de plus en plus im por tant dans
la for ma tion des ap pren tis tra duc teurs. C’est l’une des consé quences
de la ré orien ta tion lin guis tique que la tra duc to lo gie connaît de puis
quelques an nées, à mettre sans doute en re la tion avec son af fran chis‐ 
se ment par rap port à la tra duc tion phi lo lo gique.

1

En effet, on constate que la tra duc tion spé cia li sée est en train de
prendre dans la re cherche uni ver si taire la place qu’elle oc cu pait déjà
sur le mar ché et que, pa ral lè le ment, les cher cheurs se tournent de
plus en plus vers les mé tho do lo gies et les ou tils dé ve lop pés par la lin‐ 
guis tique de cor pus, la lexi co lo gie spé cia li sée, etc. On est ainsi en
train de dé ve lop per un es pace théo rique de tra vail au to nome, qui ne
se ré duit pas à la lin guis tique, aussi ap pli quée soit- elle, mais qui se
base, sans com plexes, sur elle 1.

2

L’une des condi tions pour la créa tion d’une mé tho do lo gie trans mis‐ 
sible aux ap pren tis tra duc teurs nous semble être la pré sen ta tion d’un
as sem blage co hé rent (et simple) entre les no tions « hé ri tées » de la
lin guis tique gé né rale ou ap pli quée, et les be soins et pro ces sus ty ‐

3



Le rôle de la linguistique de corpus en traduction spécialisée : quelques notions de lexicologie pour
l’enseignement de la notion de combinatoire aux apprentis traducteurs

piques de la tra duc tion spé cia li sée à pro pre ment par ler  : il est donc
es sen tiel de dé fi nir et de fixer un cer tain nombre de no tions lin guis‐ 
tiques fon da men tales que l’en sei gnant sera amené à em ployer par la
suite.

À ce pro pos, nous vou drions trai ter ici de la no tion de com bi na toire
lexi cale. Une dé fi ni tion ef fi cace de celle- ci doit à notre sens faire par‐
tie du ba gage de l’ap pren ti tra duc teur, car elle est de plus en plus in‐ 
dis pen sable pour com prendre les nou velles res sources lexi co gra‐ 
phiques, et no tam ment celles dé ri vées de la lin guis tique de cor pus.

4

En effet, l’une des pro blé ma tiques de ve nues — heu reu se ment — « do‐ 
mi nantes » au jourd’hui en lexi co lo gie et en lexi co gra phie est celle de
la com bi na toire et de la contex tua li sa tion, au sens large. Le contexte,
après avoir été long temps igno ré, et en suite consi dé ré dans sa va leur
ex clu sive d’illus tra tion d’ap point, est en train de prendre une place de
plus en plus im por tante. Ci tons à titre d’exemple quelques ou vrages
de ré fé rence ré cem ment pu bliés (ré cem ment en termes lexi co gra‐ 
phiques) pour les langues fran çaise et es pa gnole  : le Dic tion naire
com bi na toire du fran çais (Zin glé, 2003), le Dic tion naire des com bi nai‐ 
sons de mots (Le Fur, 2007), le Lexique actif du fran çais (Mel’čuk et
Pol guère, 2007) et Redes. Dic cio na rio com bi na to rio del español
contemporáneo (Bosque, 2004). Dans le do maine des langues spé cia li‐ 
sées, on peut citer éga le ment le Dic tion naire d’ap pren tis sage du fran‐ 
çais des af faires (Binon et al. : 2001)

5

Les ex pli ca tions de cette évo lu tion lexi co gra phique sont mul tiples, et
nous ne pour rons pas les trai ter ici de façon ex haus tive. Di sons sim‐ 
ple ment que, d’une part, une mo di fi ca tion s’est pro duite dans les
men ta li tés des lexi co graphes eux- mêmes, plus en clins que par le
passé à consi dé rer que le mot ne de vait pas (ne pou vait pas) être trai‐ 
té de ma nière iso lée, mais plu tôt en contexte, c’est- à-dire in sé ré dans
son en vi ron ne ment lin guis tique ha bi tuel. Sans être (loin s’en faut)
l’ex pli ca tion unique du phé no mène, l’in fluence de la lin guis tique de
cor pus mo derne (cf. Baker, 1995 ; Meyer, 2002 ; Wynne, 2005) et de la
lexi co gra phie anglo- saxonne (no tam ment de l’École de Bir min gham)
sous- tend cette évo lu tion.

6

D’autre part, une ex pli ca tion plus pro saïque, mais à notre sens éga le‐ 
ment im por tante (ou peut- être da van tage) se rait que, comme l’ex‐ 
plique Bé joint (2007  : 7), «  la mise en œuvre de l’in for ma tique dans
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toutes les phases du tra vail du lexi co graphe et dans l’acte de consul‐ 
ta tion de l’uti li sa teur est sans doute le point le plus im por tant de
l’évo lu tion de la lexi co gra phie au cours des der nières dé cen nies ». Et
plus concrè te ment, nous ne pou vons qu’être d’ac cord avec l’au teur
lors qu’il af firme que l’in for ma tique a no tam ment per mis d’«  éta blir
l’usage syn tag ma tique réel et non tel qu’il est sup po sé ou ima gi né par
le lexi co graphe » (2007 : 12).

Tou jours est- il que, ini tia le ment conçus comme des ou tils de vé ri fi‐ 
ca tion pour des lo cu teurs na tifs ou bien comme des aides à la ré dac‐ 
tion pour des lo cu teurs de langue étran gère, ces ou vrages nou veaux
ont été im mé dia te ment adop tés par les tra duc teurs. Et cela pour la
simple rai son que les tra duc teurs, faut- il le rap pe ler, sont des de man‐ 
deurs his to riques et ré cur rents d’ou vrages de ré fé rence plu tôt des‐ 
crip tifs que nor ma tifs, ren sei gnant sur l’in for ma tion com bi na toire et
phra séo lo gique, en langue dite gé né rale et en langues spé cia li sées.
Nous ne re vien drons pas ici sur l’in ef fi ca ci té et les in exac ti tudes, de‐ 
ve nues lé gen daires dans les fa cul tés de tra duc tion es pa gnoles et
fran çaises, de cer tains dic tion naires bi lingues français- espagnol fort
connus. Ces cri tiques, bien que jus ti fiées du point de vue des en sei‐ 
gnants 2, des tra duc teurs, et des ap pren tis tra duc teurs (sur tout dans
le feu de l’ac tion), ne rendent sans doute pas to ta le ment jus tice aux
énormes dif fi cul tés du tra vail des lexi co graphes (no tam ment à cause
des contraintes fi nan cières et de temps).

8

En tout cas, les consé quences du nou veau pa no ra ma lexi co gra phique
dé passent le cadre de la lexi co gra phie et de la lin guis tique de cor pus
elles- mêmes, et dé bordent sur la pé da go gie de la tra duc tion. En effet,
vu les nou velles in for ma tions dis po nibles, il est in évi table de se ques‐ 
tion ner sur la meilleure façon de les pré sen ter à un pu blic d’ap pren tis
tra duc teurs qui en aura be soin pour bien com prendre non seule ment
la lin guis tique de cor pus mais aussi les nou veaux dic tion naires et qui,
en même temps, est peu ou pas du tout fa mi lia ri sé avec des no tions
lin guis tiques pas sa ble ment abs traites.

9

Dans ce tra vail, nous al lons pré sen ter une pe tite in tro duc tion aux no‐ 
tions de lexi co lo gie es sen tielles à la bonne com pré hen sion du
concept de com bi na toire lexi cale, telle qu’elle se dé gage à par tir des
nou velles in for ma tions four nies par la lin guis tique de cor pus.
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1. As pects lexi co lo giques gé né ‐
raux : la no tion de lexie
Sans pou voir dé ve lop per ici cet ar gu ment, qui a fait l’objet de dé bats
pas sion nés entre ter mi no logues et lexi co logues, la dis tinc tion saus‐ 
su rienne clas sique entre si gni fiant et si gni fié, for mant le signe lin‐
guis tique, nous semble un point de dé part obli ga toire. Néan moins,
nous ajou te rons un nou vel élé ment ou une ex ten sion du signe saus‐ 
su rien, la com bi na toire. Cet as pect a déjà été dé ve lop pé avec plus de
pré ci sion du point de vue de la théo rie lexi cale par Alain Pol guère :

11

Le signe lin guis tique peut être concep tua li sé comme com por tant
une com po sante ad di tion nelle : ses pro prié tés de com bi na toire. At ‐
ten tion ! Cet as pect es sen tiel de la ca rac té ri sa tion du signe lin guis ‐
tique n’est pas pré sen té dans la plu part des textes d’in tro duc tion,
mais c’est une ex ten sion du signe saus su rien […] qui va nous per ‐
mettre de rendre compte de façon « élé gante » de nom breux phé no ‐
mènes lin guis tiques (2003 : 37).

Les « ob jets du monde », au sens lexi co lo gique du terme, vont cor res‐ 
pondre ainsi dans la langue à des lexies, com po sées d’un si gni fiant,
d’un si gni fié et d’une com bi na toire. C’est ex clu si ve ment pour évi ter
des conno ta tions in dé si rables et pour sou li gner la pré sence d’un troi‐ 
sième volet qui re pré sente une ex ten sion du signe saus su rien (l’as‐ 
pect com bi na toire) que nous uti li se rons cette no tion de lexie : la lexie
com porte un si gni fiant ou dé si gna tion — formé par un seul si gni fiant
lexi cal 3 pour l’unité lexi cale, et par plu sieurs si gni fiants lexi caux pour
l’unité phra séo lo gique 4 — un si gni fié et une com bi na toire. Chaque
lexie est donc soit une unité lexi cale, soit une unité phra séo lo gique.

12

La no tion de com bi na toire est ainsi pla cée en clé de voûte de l’ana‐ 
lyse lexi cale en lin guis tique de cor pus, au même ni veau que les no‐ 
tions de si gni fiant et de si gni fié, comme ex ten sion du signe saus su‐ 
rien. En pra tique, cette ap proche per met de dé crire avec une re la tive
sim pli ci té les trois faces de la lexie  (si gni fiant, si gni fié et com bi na‐ 
toire) es sen tielles toutes les trois en tra duc tion spé cia li sée et en lin‐ 
guis tique de cor pus (sur tout pour les phases d’en co dage, de ré dac‐ 
tion) tan dis que l’ap proche ter mi no lo gique « clas sique » (no tam ment
celle de l’École dite de Vienne, fon ciè re ment nor ma ti viste et fo ca li sée

13
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sur l’étude des termes iso lés) ten dait à ou blier ou sous- estimer la
com bi na toire, et que l’ap proche lexi co lo gique tra di tion nelle s’ar rê tait
à l’ana lyse du si gni fiant et du si gni fié.

Si nous pre nons en consi dé ra tion la com bi na toire, il sera, par
exemple, pos sible d’ex pli quer qu’en langue spé cia li sée de l’éco no mie,
le si gni fié du terme « re prise » se rait « re tour de l’éco no mie à l’ex pan‐ 
sion », son si gni fiant se rait sa re pré sen ta tion ma té rielle, à l’oral ou à
l’écrit, et sa com bi na toire (la liste n’est pas ex haus tive) « re prise cer‐ 
taine 5 », « re prise cy clique 6 », « re prise avor tée 7 », « re prise au ra‐
len ti 8 », etc. pour ne don ner que quelques exemples trou vés dans la
presse.  

14

En outre, sou li gnons que les trois faces de la lexie sont in dis so ciables,
au point que la dis tinc tion citée entre uni tés simples et uni tés com‐ 
plexes ne peut être éta blie qu’en ana ly sant si mul ta né ment si gni fiant,
si gni fié et com bi na toire, la va ria tion de l’un de ces élé ments gé né rant
une nou velle lexie. Au ni veau théo rique, ceci im plique que l’étude
lexi co lo gique et l’étude sé man tique sont in dis so ciables 9. Au ni veau
de la re pré sen ta tion lexi co gra phique, cela dif fé ren cie le mot des dic‐ 
tion naires clas siques de la lexie  : chaque lexie est une com bi nai son
concrète d’un si gni fiant, d’un si gni fié et d’une com bi na toire qu’il
convient dé sor mais d’ana ly ser en semble, dans la me sure du pos sible.

15

L’en semble théo rique de toutes les lexies d’une langue na tu relle dé‐ 
ter mi née confi gure le lexique de cette langue. Par ana lo gie, le lexique
d’une langue spé cia li sée se rait dé fi ni comme l’en semble théo rique
des lexies fonc tion nant dans un dis cours thé ma tique concret (com‐ 
mu né ment ap pe lé ter mi no lo gie d’un do maine).

16

Cet en semble n’est évi dem ment qu’une abs trac tion à fi na li tés pra‐ 
tiques et per sonne ne peut en tre prendre sé rieu se ment son ana lyse
com plète. En d’autres termes, il se rait im pos sible d’énu mé rer et
d’étu dier toutes les lexies d’une langue de façon sys té ma tique. D’au‐ 
tant que le lexique d’une langue spé cia li sée ne pour rait être étu dié
que par l’ana lyse de cer taines lexies fonc tion nant dans un échan tillon
des dis cours réels de cette thématique- là.

17

À cet égard, il est éga le ment in té res sant et pro fi table de rap pe ler à
l’ap pren ti tra duc teur une autre idée en pro ve nance de la lin guis tique
de cor pus mo derne, à sa voir que le lexique d’une langue dé ter mi née
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(spé cia li sée ou non) est un en semble qui ne coïn cide que par tiel le‐ 
ment avec la no men cla ture du dic tion naire lamb da (qui, elle, n’est pas
un en semble abs trait, mais bien me su rable, fixé et, sur tout, consé‐ 
quence d’un choix, d’une sé lec tion opé rée par le lexi co graphe 10).

En tout état de cause, pour ef fec tuer une étude lexi cale adap tée aux
be soins des tra duc teurs, il fau dra res pec ter quelques prin cipes dont
cer tains ont déjà été énon cés dans le cadre de la théo rie Sens- texte
(Mel’čuk et al.,1995 : 33) et qui s’écartent re la ti ve ment de ceux du mo‐ 
dèle stan dard de la ter mi no lo gie de l’école de Vienne.

19

Pre miè re ment, l’ana lyse sera for melle, dans le sens où elle sera ef fec‐ 
tuée dans un mé ta lan gage pré éta bli et contrô lé  : tous les concepts
uti li sés se ront dé fi nis au préa lable. En se cond lieu, l’ana lyse sera uni‐ 
forme  : elle trai te ra toutes les lexies — toutes les uni tés lexi cales et
toutes les uni tés phra séo lo giques — exac te ment de la même façon.
En suite, l’ana lyse sera ex haus tive : son ob jec tif idéal se rait de four nir
tous les ren sei gne ments lexi caux né ces saires pour le co dage et le dé‐ 
co dage des lexies, ce qui, en pra tique, comme dit plus haut, n’est pas
tou jours pos sible. En der nier lieu, l’ana lyse lexi cale re po se ra sur le
« prin cipe de la pri mau té du lo cu teur » (Mel’čuk et al., 1995 : 49) : cela
si gni fie que la des crip tion lexi cale ne peut por ter que sur les formes
do cu men tées dans la langue réelle, c’est- à-dire sur des formes at tes‐ 
tées, au sens de la lin guis tique de cor pus, et que les dé ci sions d’ac‐ 
cep ta bi li té ou de refus d’une lexie ne re viennent qu’à l’ob ser va tion de
l’usage réel.

20

2. As pects com bi na toires : les
uni tés phra séo lo giques
Nous avons vu jusqu’ici com ment la no tion de lexie que nous pro po‐ 
sons re pose sur la no tion saus su rienne de signe lin guis tique (elle
com porte un si gni fiant et un si gni fié, qui sont in dis so ciables et qu’il
faut ana ly ser en semble), mais la dé ve loppe en in tro dui sant un troi‐ 
sième volet ou ex ten sion, la com bi na toire.

21

Nous al lons main te nant nous pen cher sur les as pects com bi na toires
de ce mo dèle d’ana lyse lexi cale. Pour ce faire, nous al lons par tir de la
dis tinc tion entre lexie simple (la forme simple de la lin guis tique de
cor pus) et lexie com plexe (la forme com plexe de la lin guis tique de

22
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cor pus), « sé quence plus ou moins figée » (Gau din, 1993 : 78) que nous
al lons dé nom mer res pec ti ve ment « unité lexi cale » et « unité phra‐ 
séo lo gique ».

En dépit de leurs res sem blances, il convient de rap pe ler que, tan dis
que la dis tinc tion forme simple — forme com plexe de la lin guis tique
de cor pus re lève ex clu si ve ment du si gni fiant (re pé rage de suites de
mots sta tis ti que ment co oc cur rents, à par tir donc d’al go rithmes ma‐ 
thé ma tiques), la dis tinc tion unité lexi cale — unité phra séo lo gique re‐ 
lève, à notre sens, si mul ta né ment du si gni fiant, du si gni fié et de la
com bi na toire.

23

Faute, à l’heure ac tuelle, de théo rie lin guis tique ca pable de trai ter de
façon suf fi sante et ex clu sive les as pects sé man tiques de la langue, les
pro blèmes à ce ni veau ap pa raissent dans toute leur com plexi té. En
effet, il se rait ex trê me ment dif fi cile de tra vailler ex clu si ve ment sur le
sé man tisme et de dé ter mi ner ainsi pré ci sé ment les in for ma tions de
sens à as so cier à chaque lexie pour dé ter mi ner si elle consti tue ou
non une unité phra séo lo gique.

24

Au tre ment dit, la réa li sa tion d’un mo dèle de tra vail re po sant uni que‐ 
ment sur le si gni fié de meure un pro blème re dou table pour les cher‐ 
cheurs, et a for tio ri pour un sys tème d’ana lyse au to ma ti sée  : aucun
sys tème au to ma ti sé d’ex ploi ta tion de cor pus n’a pu dé crire ef fi ca ce‐ 
ment les jeux de si gni fi ca tion que l’énon cia tion du dis cours anime.
Quelles que soient les pré cau tions ac cor dées à la des crip tion sé man‐ 
tique des contextes, il fau dra éga le ment réa li ser une ex plo ra tion si‐ 
mul ta née des autres as pects dis cur sifs, ce qui ne se laisse pas fa ci le‐ 
ment ré duire à une for mu la tion.

25

En effet, si nous nous de man dons ce qui dé clenche chez le ré cep teur
la re con nais sance d’une série de si gni fiants lexi caux comme ap par te‐ 
nant à un en semble so li daire, la ré ponse aura for cé ment deux vo lets :
d’une part, il y aura sans doute des as pects dis cur sifs su per fi ciels, no‐ 
tam ment la co oc cur rence ré pé ti tive. D’autre part, il sera ques tion des
as pects dis cur sifs plus pro fonds, à sa voir sé man tiques (per cep tion
d’un sens dif fé rent) et syn taxiques (per cep tion d’une res tric tion com‐ 
bi na toire).

26

Or, seul le pre mier ni veau peut être confié aux ana lyses au to ma ti sées
que les spé cia listes en lin guis tique de cor pus connaissent bien et

27
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maî trisent. Pour trou ver et clas ser les uni tés com plexes, il fau dra
ana ly ser non seule ment la struc ture su per fi cielle du dis cours, mais
aussi sa struc ture pro fonde.

La dé no mi na tion « struc ture su per fi cielle du dis cours » fait ré fé rence
pour nous à la zone phy sique d’un texte — forme or tho gra phique,
ponc tua tion, fré quence des élé ments — où se trouvent cer taines
marques ex ternes, au to ma ti que ment re pé rables et ex ploi tables de
façon ef fi cace grâce aux ou tils dé ve lop pés par l’in gé nie rie lin guis‐ 
tique 11, par exemple, les lo gi ciels de dé pouille ment de cor pus, les
concor dan ciers, etc.

28

À ce ni veau peut s’ap pli quer une ana lyse for melle qui sert à pro duire
une dis cri mi na tion très im por tante  : celle qui sé pare les formes
simples des formes com plexes. L’avan tage ma jeur d’une ana lyse for‐ 
melle bien ap pli quée est son ob jec ti vi té et son au to ma ti sa tion aisée.
Le degré de fré quence sta tis tique pure d’une lexie et de ses com po‐ 
sants four nit beau coup d’in for ma tion utile et ex ploi table pour les tra‐ 
duc teurs, mais seule ment en ce qui concerne un dis cours dé ter mi né,
c’est- à-dire un cor pus bien dé li mi té 12.

29

L’ana lyse for melle nous four nit donc une par tie des in for ma tions dont
nous au rons be soin, mais pas la to ta li té de ces in for ma tions. En effet,
une ana lyse plus ap pro fon die, au de meu rant non réa li sable par des
ou tils mé ca niques de dé pouille ment de cor pus, s’avère in dis pen sable
pour com plé ter les in for ma tions. Concrè te ment, nous ap pe lons « ni‐ 
veau de struc ture pro fonde du dis cours » ce qui n’est pas ana ly sable
sta tis ti que ment par les ou tils in for ma tiques d’ana lyse mor pho lo‐ 
gique  : les ni veaux syn taxique, sé man tique et prag ma tique. Dans les
deux pre miers, nous irons pui ser les in for ma tions re la tives à la com‐ 
bi na toire et au si gni fié des lexies ; dans le troi sième, nous dé cou vri‐ 
rons le fonc tion ne ment des lexies dans un dis cours thé ma tique pré‐ 
cis.

30

3. Mise en pers pec tive tra duc to ‐
lo gique et conclu sions ac tuelles
En ré su mé, nous consi dé rons que, du point de vue tra duc to lo gique,
une lexie, simple ou com plexe, est un tri plet formé par :

31



Le rôle de la linguistique de corpus en traduction spécialisée : quelques notions de lexicologie pour
l’enseignement de la notion de combinatoire aux apprentis traducteurs

a��Une forme ou si gni fiant ;
b��Un sens ou si gni fié ;
c��Une com bi na toire.

Une mise en rap port des trois vo lets est in dis pen sable pour bien cer‐ 
ner et dé crire une lexie. Il est donc es sen tiel de bien cer ner ces trois
an crages de la lexie pour ob te nir une clas si fi ca tion com plète du phé‐ 
no mène lexi cal  : d’abord, l’ana lyse for melle pour le si gni fiant, ap pli‐ 
quée sur tout dans le do maine de l’in gé nie rie lin guis tique et de la mo‐ 
dé li sa tion des langues na tu relles (cf. Zin glé, 1999)  ; en suite, l’ana lyse
sé man tique pour le si gni fié, dé ve lop pée avec plus de pré ci sion dans
les tra vaux de la théo rie Sens- texte (cf. Mel’čuk, 1995 ; Mel’čuk et Pol‐ 
guère, 2007)  ; fi na le ment, l’ana lyse com bi na toire, dé ve lop pée par la
lin guis tique de cor pus et ses ap pli ca tions lexi co gra phiques (cf. Meyer,
2002 ; Sin clair, 1987).

32

En étu diant le si gni fiant des lexies, nous pour rons ac cé der à l’in for‐ 
ma tion gram ma ti cale, à la pro non cia tion, aux dif fé rentes formes de
re pré sen ta tion gra phique pos sible et à leur fré quence sta tis tique re‐ 
la tive dans le cor pus étu dié.

33

Concer nant les uni tés phra séo lo giques, en étu diant leur si gni fiant,
nous pour rons les clas ser en conti nues (uni tés phra séo lo giques
conti nues) et dis con ti nues (uni tés phra séo lo giques dis con ti nues). Les
uni tés phra séo lo giques conti nues sont celles dont les com po sants
pré sentent une conti nui té phy sique à l’in té rieur d’une même pro po si‐ 
tion, c’est- à-dire que ces com po sants sont seule ment sé pa rés par des
blancs. Les uni tés phra séo lo giques dis con ti nues sont celles dont les
com po sants n’ont pas de conti nui té phy sique à l’in té rieur d’une même
pro po si tion. Leurs com po sants sont sé pa rés par d’autres si gni fiants
lexi caux. Les concor dan ciers ac tuels 13 sont tech ni que ment tout à fait
ca pables de dis cer ner les unes et les autres.  

34

En étu diant le si gni fié des lexies, nous pour rons les dé li mi ter du point
de vue sé man tique. Cette dé li mi ta tion du si gni fié de la lexie sera
basée sur l’étude at ten tive de ses contextes d’oc cur rence, ce qui
pour ra don ner lieu à des dé fi ni tions al ter na tives 14, no tam ment des‐ 
crip tives, selon le mo dèle du Col lins Co build En glish Dic tio na ry (Sin‐ 
clair, 1995) pour la langue an glaise.
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En étu diant la com bi na toire des lexies, c’est- à-dire les contraintes
propres à un signe lin guis tique qui li mitent sa ca pa ci té à se com bi ner
avec d’autres signes lin guis tiques, nous pour rons clas ser chaque lexie
trou vée dans le cor pus en fonc tion de son en vi ron ne ment et de ses
pos si bi li tés de co oc cur rence avec d’autres lexies : leur ré gime pré po‐ 
si tion nel, les co oc cur rences ou formes as so ciées les plus fré quentes,
etc.

36

Di sons pour conclure que cette des crip tion de la no tion de lexie vé‐ 
hi cule de ma nière sa tis fai sante et re la ti ve ment simple la dif fé rence
entre unité lexi cale et unité phra séo lo gique, es sen tielle pour les ap‐ 
pli ca tions de la lin guis tique de cor pus, et per met de la pré ci ser de
façon «  élé gante  », pour re prendre l’ex pres sion d’Alain Pol guère
(2003 : 37), en si tua tion d’ap pren tis sage pour la for ma tion des tra duc‐ 
teurs.

37

L’unité lexi cale sera ainsi dé fi nie comme la lexie com por tant un si gni‐ 
fiant lexi cal unique, cor res pon dant au mot gra phique de la gram maire
clas sique ou à la forme simple de la lin guis tique de cor pus (sans ca‐ 
rac tères sé pa ra teurs comme des blancs) et fonc tion nant dans un dis‐ 
cours dé ter mi né dans une seule ac cep tion dé ter mi née en s’as so ciant
aléa toi re ment avec d’autres lexies.

38

Elle s’op po se ra à l’unité phra séo lo gique, dé fi nie comme une lexie
conte nant plu sieurs si gni fiants lexi caux sé pa rés par des blancs ou par
d’autres si gni fiants lexi caux. Les si gni fiants lexi caux de l’unité phra‐ 
séo lo gique sont syn taxi que ment et sé man ti que ment as so ciés, co- 
occurrents avec une fré quence su pé rieure à celle des com bi nai sons
libres de ces com po sants et fonc tion nant dans une seule ac cep tion
dé ter mi née dans un dis cours. En fonc tion du degré de fi ge ment des
élé ments qui les for me ront et de (pas sons sur ce terme bar bare) la
« dé com po sa bi li té » du si gni fié ré sul tant (s’il est équi valent à l’ad di‐ 
tion des si gni fiés des élé ments in clus), on pour ra par la suite at tri buer
des dé si gna tions per ti nentes et adé quates aux dif fé rents types d’uni‐ 
tés phra séo lo giques.

39

Concer nant son adap ta bi li té à la lexi co lo gie clas sique  et stan dard,
l’ap proche énon cée est fonc tion nelle puis qu’elle s’ins crit comme une
ex ten sion (nous vou drions in sis ter sur ce point) dans la li gnée des
théo ries saus su riennes, ainsi que de la sé man tique lexi cale mo derne
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et de la théo rie Sens- texte (cf. Pol guère, 2003 ; Mel’čuk et Pol guère,
2007).

Pour conclure, du point de vue pé da go gique — c’est- à-dire de l’adap‐ 
ta bi li té de ce pro gramme à un contexte d’en sei gne ment ty pi que ment
tra duc to lo gique (no tam ment pour des cours de ter mi no lo gie, tra duc‐ 
tion spé cia li sée ou langues de spé cia li té, entre autres) — l’ap proche
pré sen tée ci- dessus a aussi com men cé à faire ses preuves dans le
cadre de nos propres cours et de nos re cherches ap pli quées à la pé‐ 
da go gie des langues de spé cia li té.

41

Ainsi, nous avons eu l’oc ca sion de consta ter que ce pro gramme per‐ 
met une com pré hen sion et une des crip tion suf fi sam ment simples de
la réa li té lexi cale en gé né ral et des formes lexi cales com plexes en
par ti cu lier dans le cadre de notre par ti ci pa tion à un pro jet 15 de re‐ 
cherche mené à l’uni ver si té de Sa la manque (Es pagne), im pli quant des
cher cheurs fran çais, belges et es pa gnols.

42

Ce pro jet, in ti tu lé Traducción y Mar ke ting  : ex por tar los pro duc tos o
ser vi cios de nues tras tier ras (diseño de un bloque didáctico ECTS), pu‐ 
blié aussi sous forme de livre (Du bro ca, 2009) vise, entre autres, à une
étude in té grale du lexique concer nant le sec teur de l’agroa li men‐ 
taire 16 qui a gé né ré ces der nières dé cen nies un nombre im por tant de
dé no mi na tions ré pon dant à des pro duits nou veaux 17.

43

Dans une pers pec tive avant tout di dac tique, l’ac cent est mis sur le re‐ 
pé rage des lexies à par tir de cor pus réels, puisque la com mer cia li sa‐ 
tion de ces pro duits dans d’autres langues im plique non seule ment
leur re con nais sance dans les langues source et leur ex trac tion pour
l’éla bo ra tion de glos saires de tra duc tion, mais aussi leur exacte com‐ 
bi nai son pour la ré dac tion de textes com mer ciaux cré dibles.

44

Ces études ter mi no lo giques in té grales (signifiant- signifié-
combinatoire) li mi tées pour le mo ment à quelques do maines bien
spé ci fiques, pa raissent tou te fois en cou ra geantes  : il nous semble
qu’elles pour ront être utiles pour amé lio rer la qua li té des pres ta tions
des étu diants (es sen tiel le ment des ap pren tis tra duc teurs) en ré dac‐ 
tion tech nique.

45

Bien évi dem ment, une ana lyse plus ap pro fon die de la ques tion sera
abor dée lors de pu bli ca tions ul té rieures qui trai te ront plus spé ci fi‐ 
que ment de l’étude sta tis tique des er reurs de tra duc tion pro duites
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1  À titre d’exemple, voir les tra vaux consa crés aux rap ports entre lin guis‐ 
tique de cor pus et tra duc tion, comme le nu mé ro XLIII, 4, 1998 de la revue
META, ou aux rap ports entre lin guis tique de cor pus et ter mi no lo gie, no tam‐ 
ment L’Homme (2004)

2  Pour une cri tique plus gé né rale des ou vrages de ré fé rence du point de
vue des be soins des tra duc teurs, voir New mark (1988 : 174-183).

3  Nous avons dé ci dé d’em ployer le si gni fiant lexi cal de la théo rie Sens- texte
pour faire ré fé rence au mot gra phique de la gram maire tra di tion nelle ou à la
forme simple de la lin guis tique de cor pus – sans ca rac tères sé pa ra teurs
comme des blancs – parce qu’il nous semble plus des crip tif et moins conno‐ 
té. Voir, par exemple, Mel’čuk et al. (1995).

4  Avec « unité phra séo lo gique », nous avons choi si d’uti li ser une dé no mi na‐ 
tion très fré quem ment em ployée, bien que dans des sens lé gè re ment dif fé‐ 
rents, dans les études d’in gé nie rie lin guis tique (cf. Zin glé, 1999) et dans la
Théo rie Sens- texte d’Igor Mel’čuk (1993 et 1995) entre autres.
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6  Les Échos, 13 mai 2002.
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p. 22) fait la re marque sui vante : « il existe un lien pri vi lé gié entre l’étude sé‐ 
man tique des langues et l’étude de leur lexique : la lexi co lo gie. C’est la rai‐ 
son pour la quelle ce livre pré sente si mul ta né ment les no tions fon da men‐ 
tales de ces deux sous- disciplines de la lin guis tique. »

10  Nous in sis tons tout par ti cu liè re ment sur cet as pect dans le cadre de nos
cours d’Ini tia tion à la tra duc tion, dès la pre mière année de li cence LEA.

11  Bien en ten du, les étu diants concer nés par le pro jet de notre groupe de
re cherche (voir plus loin) aussi bien en France qu’en Es pagne (au ni veau du
mas ter 1 et du doc to rat, res pec ti ve ment) sont pro gres si ve ment for més aux
ou tils de la lin guis tique de cor pus, dans le cadre de dif fé rents cours de ter‐ 
mi no lo gie et de tra duc tion spé cia li sée.

12  Pré ci sons que, comme le si gnale Mor tu reux (1997  : 97), «  en langue, la
fré quence d’un mot ou d’un type de mots est in dé fi nis sable. C’est dans un
cor pus que l’on peut comp ter les oc cur rences d’un mot […] »

13  Cf. ZTEXT, un concor dan cier dé ve lop pé par Henri Zin glé à l’Uni ver si té de
Nice- Sophia An ti po lis. Une des crip tion tech nique de ce lo gi ciel peut être
trou vée dans Zin glé (1998).

14  D’autres mo dèles al ter na tifs de dé fi ni tions ont été pro po sés par Wierz bi‐ 
cka (Cf. 1996� 144), même s’ils ne sont pas di rec te ment ap pli cables dans la
pers pec tive dé ve lop pée par notre tra vail.

15  Co fi nan cé par le Pro gramme FEDER (Fonds eu ro péen de dé ve lop pe ment
ré gio nal) de la Com mis sion eu ro péenne et le Conseil ré gio nal de Cas tille et
Léon. Sous la di rec tion de Da nielle Du bro ca (Uni ver si té de Sa la manque, Fa‐ 
cul tad de Traducción e Interpretación).

16  En par ti cu lier le cho co lat belge, les lé gumes secs, le foie gras et les char‐ 
cu te ries ibé riques.

17  Par exemple : « cerdo ibé ri co » , « ibé ri co de bel lo ta », « ibé ri co de re ce‐ 
bo », « pata negra », « se cre tos », « bola », « la gar to », « de vela », « de her‐ 
ra du ra », etc.
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Français
L’une des condi tions in dis pen sables pour la créa tion d’une mé tho do lo gie de
tra vail trans mis sible aux ap pren tis tra duc teurs est l’éla bo ra tion d’un as sem‐ 
blage co hé rent entre les no tions hé ri tées de la lin guis tique gé né rale (en l’oc‐ 
cur rence, de la lexi co lo gie) et les be soins et pro ces sus ty piques de la tra‐ 
duc tion spé cia li sée ; au tre ment dit, il est es sen tiel de dé fi nir et de fixer un
cer tain nombre de no tions lin guis tiques fon da men tales que l’en sei gnant
sera amené à em ployer par la suite.
En l’oc cur rence, il nous semble qu’une dé fi ni tion adé quate de la no tion de
com bi na toire lexi cale doit faire par tie du ba gage des ap pren tis tra duc teurs,
étant donné que, d’une part, l’étude ef fec tive de la com bi na toire lexi cale est
de plus en plus fré quente dans le cadre des cur sus uni ver si taires de tra duc‐ 
tion tech nique et que, d’autre part, les in for ma tions en ques tion — com bi‐ 
nai sons, contextes, col lo ca tions, etc. — sont de plus en plus pré sentes dans
les ou vrages de ré fé rence.
Or com ment pro cé der pour at teindre un pu blic d’ap pren tis tra duc teurs peu
ou pas du tout fa mi lia ri sé avec des no tions lin guis tiques pas sa ble ment abs‐ 
traites et en même temps ap pli quer un mo dèle d’ana lyse co hé rent avec la
lexi co lo gie clas sique et adap table à la sé man tique lexi cale mo derne ? Voici
la ques tion à la quelle nous al lons es sayer de ré pondre dans notre tra vail.

English
One in dis pens able con di tion to cre ate a meth od o logy that can be used by
would- be trans lat ors con sists in elab or at ing a co her ent set of no tions de‐ 
rived from gen eral lin guist ics (namely lex ico logy) to gether with the needs
and proper pro cesses of spe cial ised trans la tion; in other words, it is es sen‐ 
tial to define and agree upon a num ber of fun da mental lin guistic no tions
that the teacher will be fur ther using.
Such a case would be to provide an ad equate defin i tion of the no tion of lex‐ 
ical com bin at or ial ana lysis that any would- be trans lator should know, con‐ 
sid er ing on the one hand that study ing the lex ical com bin at or ial ana lysis is
more and more taught within the frame of tech nical trans la tion stud ies at
uni ver sity and on the other hand that the ac tual in form a tion i.e. com bin a‐ 
tions, con texts, col loc a tions and so on, are more and more spe cified in the
ref er ence books.
The ques tion now arising is this: how can would- be trans lator stu dents who
are fully or al most ig nor ant of fairly ab stract lin guistic no tions be made
aware of com bin at or ial ana lysis and at the same time how can one apply a
model of ana lysis that will be co her ent with clas sical lex ico logy and could
be ad ap ted to mod ern lex ical se mantics. The an swer to that ques tion has
been stud ied in this art icle.
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