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Introduction
1. Qu’est-ce qu’une recherche sur la base de critères ?

1.1. Définition :
1.2. Que peuvent être des critères de recherche ?
1.3. Les objectifs de ce type de recherche :

2. Le corpus de travail :
2.1. La partie de la langue sélectionnée pour tester ce type de recherche :
2.2. Comment définir ce type de termes :

3. L’analyse du corpus
3.1. Forme et origine des termes :
3.2. Sens des termes :
3.3. Le cas des expressions :

4. Les résultats de l’analyse des termes de notre corpus :
5. De la théorie à l’application :
Conclusion

In tro duc tion
A l’heure ac tuelle, les dif fé rents mo dèles de dic tion naires exis tants
qu’ils prennent la forme clas sique d’ou vrage ou celle de sys tèmes
élec tro niques ne pro posent gé né ra le ment pour seule et unique op‐ 
tion de re cherches de termes, que des re cherches ba sées sur la gra ‐
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phie des termes qui les com posent ou tout du moins une ap proxi ma‐ 
tion de cette der nière. D’autres per mettent avec des réus sites qui
peuvent pa raître assez dis cu tables, des re cherches thé ma tiques ou
ne se concentrent que sur une ter mi no lo gie spé ci fique de la langue,
au tre ment dit ne traitent qu’une par tie de la langue : ce sont par
exemple, des dic tion naires de noms propres ou des dic tion naires qui
ne vont abor der que les termes du do maine de la bo ta nique. Parmi
tous ces mo dèles aucun ne per met réel le ment de ré pondre à un des
pro blèmes ren con trés ac tuel le ment dans le do maine de la lin guis‐ 
tique : com ment re cher cher des termes dans une langue sans en
connaître la gra phie ou en core le sens ? Une op tion pour ten ter de
ré pondre à ce genre de ques tion ne ment est de dé ter mi ner dif fé rents
moyens qui pour raient nous per mettre de dé fi nir les termes d’une
langue ou, du moins, d’une par tie de celle- ci sans prendre en compte
la ma nière dont ceux- ci s’écrivent et en consi dé rant que ces termes
pour raient être re cher cher par une per sonne qui n’a même pas
conscience, à la base, de leur exis tence ou qui, au mieux, ne dis pose
que d’in for ma tions très par tielles à leur pro pos.

Ce que nous pro po sons au tra vers de cet ar ticle est une ten ta tive de
ré ponse à cette ques tion à pro pos de la pos si bi li té de re cherche de
termes dans une langue sans pour au tant pas ser par la gra phie de ces
der niers.

2

1. Qu’est- ce qu’une re cherche sur
la base de cri tères ?

1.1. Dé fi ni tion :

Nous pou vons dé fi nir, dans le cas pré sent, le mot « cri tère » ainsi :
tout élé ment, autre que la gra phie, per met tant de dif fé ren cier un
terme d’un autre dans la langue.

3

Une re cherche sur une base de cri tères est, par consé quent, un type
par ti cu lier de re cherche qui per met de re trou ver des termes dans
une langue par des moyens autres que la seule ré fé rence à la ma nière
dont ces termes vont pou voir s’or tho gra phier.
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1.2. Que peuvent être des cri tères de re ‐
cherche ?
A un pre mier ni veau, cer tains de ces cri tères peuvent s’avé rer être les
sui vants : la classe gram ma ti cale d’un terme (nom, ad jec tif, ad verbe,
etc.), l’ori gine de ce terme (provient- il du latin, de l’an glais, de l’es pa‐ 
gnol), le do maine d’usage de ce terme : est- il uti li sé plus par ti cu liè re‐ 
ment dans un do maine spé ci fique de la langue (do maine lin guis tique,
ju ri dique, etc.), la ma nière dont il a été formé (tron ca tion, mot va lise,
af fixa tion), sa date d’ap pa ri tion dans la langue, cette liste n’est pas ex‐ 
haus tive.

5

Tou te fois, il est évident que ce pre mier ni veau de dé ter mi na tion n’est
pas suf fi sant pour une re cherche en pro fon deur dans la langue ou
même dans une par tie de cette der nière. Trop de termes pou vant par
exemple cor res pondre à la com bi nai son des cri tères sui vants : « sub‐ 
stan tif ve nant de l’an glais, ap par te nant au do maine de l’in for ma tique
et ayant été re cen sé au XX  siècle ». Il va donc se ré vé ler né ces saire
de prendre en consi dé ra tion d’autres élé ments de dis tinc tion plus
pré cis, un se cond ni veau de cri tères de que nous al lons dé fi nir en
ana ly sant, dans l’op tique de les dif fé ren cier de quelque ma nière que
ce soit, cha cun des termes qui vont en trer dans notre champ d’in ves‐ 
ti ga tion.

6

e

1.3. Les ob jec tifs de ce type de re ‐
cherche :
L’ob jec tif pri mor dial de cette re cherche est de dé fi nir s’il existe des
élé ments dans le lan gage qui nous per met traient de dé fi nir un terme
par d’autres moyens que celui de sa simple gra phie dans la pers pec‐ 
tive de trou ver des pal lia tifs aux la cunes que ce type de re cherche in‐ 
duit.

7

L’ob jec tif se con daire, qui dé pend du pré cé dent est de conce voir dif fé‐ 
rents pro cé dés de re cherche d’un terme dans une langue que ce soit
de ma nière in di vi duelle ou en core dans le contexte de re cherches
thé ma tiques : les termes du do maine po li tique par exemple, voire des
re cherches plus tech niques du point de vue lin guis tique : tous les
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sub stan tifs de la langue fran çaise dont l’éty mon pro vient du grec et
qui sont ho mo graphes de leur éty mon.

Enfin, ce type de re cherche pour rait nous per mettre d’évi ter des
confu sions entre les dif fé rents sens d’un terme, dans un contexte
par ti cu lier ou une ter mi no lo gie spé ci fique un terme n’a pas for cé‐ 
ment le sens que nous pen sons qu’il peut avoir : par exemple, dans le
do maine mé di cal ou vé té ri naire, un mot tel que « dra gon » va dé si‐ 
gner une tâche dans l’œil d’un être hu main ou d’un che val et non plus
un sau rien lé gen daire ou en core un sol dat de ca va le rie ou d’une unité
mo to ri sée.

9

2. Le cor pus de tra vail :

2.1. La par tie de la langue sé lec tion née
pour tes ter ce type de re cherche :

Il n’est pas ques tion dans le cas pré sent de conce voir cet outil dans
l’op tique de trai ter le lan gage dans son in té gra li té. Nous al lons plus
sim ple ment en vi sa ger de trai ter une par tie spé ci fique de ce der nier,
en l’oc cur rence les termes du fran çais qui sont issus d’un éty mon 1

my tho lo gique. Les rai sons de ce choix par ti cu lier peuvent se dé fi nir
comme les sui vantes : tout d’abord ce do maine nous est connu au
tra vers de pré cé dents tra vaux que nous avons réa li sé. En suite, ce do‐ 
maine est cloi son né : les termes qui le com posent ont été, pour une
ma jo ri té d’entre eux, bien dé fi nis. Enfin, il n’est pas pro duc teur d’une
grande quan ti té de néo lo gismes, au tre ment dit, peu de termes de ce
do maine sont pro duc teurs de mots nou veaux à l’heure ac tuelle, ce
qui li mite les ou blis po ten tiels, com pa ré à d’autres do maines ac tuels
tels que celui de l’in for ma tique par exemple.

10

2.2. Com ment dé fi nir ce type de termes
:

Le terme re te nu peut aussi bien être un nom com mun qu’un nom
propre, un ho mo graphe ou un dé ri vé d’un terme du do maine my tho‐ 
lo gique dans le sens où il ré pond bien aux ca rac té ris tiques de sé lec‐ 
tion : son éty mon doit être re con nu comme fai sant par tie d’une des
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sphères de la my tho lo gie an tique (mythes eu ro péens, orien taux, asia‐ 
tiques, des deux Amé riques). De ce fait, il sera fait abs trac tion de la
cryp to zoo lo gie 2, et des « lé gendes ur baines 3 ». Ce même éty mon
doit avoir un sens spé ci fique dans ce do maine, il se doit ainsi de dé si‐ 
gner : une di vi ni té, un héros, une créa ture fan tas tique, un lieu fa bu‐ 
leux, etc. Il doit, de sur croît, être at tes té dans la langue fran çaise : un
terme tel que « drake » qui dé signe bien une en ti té my tho lo gique, en
l’oc cur rence une sorte de dra gon des mythes scan di naves, qui est à
l’ori gine du terme « drak kar » mais qui n’est pas re con nu dans la
langue fran çaise ne peut ainsi être pris en compte.

Le terme doit donc avoir des ré fé rents mul tiples, dé si gner plu sieurs
concepts, un pre mier dans le do maine my tho lo gique et un ou dif fé‐ 
rents autres dans d’autres do maines. Il doit nous être pos sible d’éta‐ 
blir un lien d’ana lo gie quel qu’il soit entre le terme my thique et celui
sé lec tion né, ceci nous per met d’évi ter de sé lec tion ner des termes qui
ne se raient, en dé fi ni tive, que de simple ho mo graphes.

12

Enfin, pour ce qui est des ex pres sions, dans la me sure où cer taines
d’entre elles sont éli gibles dans le cadre de notre cor pus, elles doivent
se rap por ter au do maine des mythes et des lé gendes en illus trant ex‐ 
pli ci te ment 4 ou non ce der nier : l’ex pres sion « se re ti rer sous sa tente
», par exemple, se rap porte bien à la my tho lo gie sans pré ci ser qu’elle
met en scène le per son nage d’Achille du rant le siège de Troie.

13

3. L’ana lyse du cor pus
Notre ana lyse s’est faite à dif fé rents ni veaux : la forme et l’ori gine des
termes, le sens de ces mêmes termes, une étude spé ci fique des ex‐ 
pres sions, avec pour ob jec tif prin ci pal de dé ter mi ner le maxi mum
d’in for ma tions à pro pos de cha cun des termes qui en fai saient par tie,
pour pou voir au mieux les dif fé ren cier les uns des autres.

14

3.1. Forme et ori gine des termes :
Tra vailler sur la forme et l’ori gine des termes nous per met de dé fi nir
une pre mière série de cri tères d’ana lyse : leur na ture, sont- ils des
noms propres ou des noms com muns ? La se conde op tion nous per‐ 
met de mettre en avant leur classe gram ma ti cale. Sont- ils des ho mo‐ 
graphes ou des dé ri vés de l’éty mon my tho lo gique sur la base du quel
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ils ont été créés et s’ils sont des dé ri vés, sur la base de quel pro ces sus
de dé ri va tion ont- ils été for més ? Tou jours à pro pos de leur éty mon,
de quel type d’en ti té sont- ils issus (le nom d’héros, d’un dieu, d’un
monstre) ? De quelle sphère my tho lo gique proviennent- ils ?

3.2. Sens des termes :
Le sens des termes va nous per mettre de mettre en lu mière les élé‐ 
ments sui vants : tout d’abord, le do maine d’usage de ceux- ci. Ce qu’ils
vont dé si gner dans la langue (des ani més, des in ani més). La ma nière
dont ils vont le dé si gner par rap port au sens de leur éty mon : de ma‐ 
nière lit té rale ou de ma nière iro nique 5. Le lien qui va exis ter entre le
sens ac tuel et le sens ori gi nel de l’éty mon.

16

3.3. Le cas des ex pres sions :
Pour les ex pres sions, il a été né ces saire d’ap pli quer un trai te ment
plus par ti cu lier d’ana lyse, dans le sens où nous n’avions plus ici af faire
à des termes iso lés mais à des par ties de la langue. Il a été tou te fois
pos sible de dé fi nir quelques élé ments de dif fé ren cia tions iden tiques à
ceux que nous avions mis à jour pour les termes iso lés, telles leur my‐ 
tho lo gie d’ori gine ou en core le type d’en ti té my tho lo gique qu’elles
met taient en scène. Tou te fois nous avons du mettre en évi dence un
autre type de cri tère pour mieux les dif fé ren cier : leur mo ti va tion,
l’élé ment par ti cu lier qui leur donne leur sens, en d’autres termes de
quelle spé ci fi ci té de l’en ti té my tho lo gique qu’elles mettent en scène
tirent- elles leur ins pi ra tion : un évé ne ment par ti cu lier ou une aven‐ 
ture qui est ar ri vé au per son nage, un at tri but phy sique ou men tal de
ce der nier, un com por te ment re mar quable qui peut lui être at tri bué
ou en core une ac cré di ta tion de ce même per son nage ?

17

4. Les ré sul tats de l’ana lyse des
termes de notre cor pus :
Il nous a été pos sible de clas si fier qua si ment l’in té gra li té des élé‐ 
ments de notre cor pus sui vant dif fé rents cri tères.

18

La com bi na toire des cri tères que nous avons éta blis du rant notre
ana lyse ajou tée à ce que nous avons dé fi ni comme le pre mier ni veau

19
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de cri tères de clas si fi ca tion, ou cri tères gé né raux, nous per met donc
de dé ter mi ner des termes par d’autres moyens que celui de leur
unique gra phie et d’éta blir des che mi ne ments dans le lan gage pour
at teindre ces termes sans en connaître ni leur sens ni même, à l’ori‐ 
gine, leur exis tence.

Ces cri tères ont été ras sem blés et or ga ni sés de ma nière hié rar chi sée
en fonc tion de quatre prin ci pales ca té go ries de re cherche de dé part :
« terme », « éty mon », « do maine d’usage », « lien entre le terme et
son éty mon ». Cha cune de ces ca té go ries se sub di vise en suite en
sous- catégories de plus en plus pré cises et donne la pos si bi li té de
tra cer des che mins dé ter mi nés dans la langue qui vont nous gui der
vers un ou plu sieurs termes qui ré pon dront aux choix qui au ront été
dé fi nis lors de la re cherche parmi les sous- catégories. Cette or ga ni‐ 
sa tion par ti cu lière se pré sente aussi comme un guide, si d’une cer‐ 
taine ma nière, l’agen ce ment des ca té go ries fait que nous pour rions
nous sen tir contraints dans nos choix de par cours, il im plique aussi
qu’au cune er reur de che mi ne ment ne sera pos sible et que donc, une
ré ponse sera tou jours don née à une re quête quelle qu’elle soit. Ce
choix d’or di na tion a été fait selon les pos si bi li tés que nous per met‐
taient les termes re te nus dans notre cor pus, un ajout de termes im‐ 
pli que rait in du bi ta ble ment des op tions de che mi ne ment sup plé men‐ 
taires.

20

Cette clas si fi ca tion éta blie, nous de vions dé sor mais aller plus loin et
conce voir un outil qui al lait nous per mettre d’ex ploi ter les ré sul tats
que nous avions mis en lu mière.

21

5. De la théo rie à l’ap pli ca tion :
Nous avons donc pu éta blir de ma nière théo rique qu’il était pos sible
de dif fé ren cier et de dé fi nir in di vi duel le ment d’une façon assez pré‐ 
cise la quasi to ta li té des élé ments de notre cor pus sui vant les deux
ni veaux de cri tères que nous avons mis à jour.

22

Il était en effet né ces saire dans le cadre de cette re cherche de, non
seule ment, pré sen ter les ré sul tats de cette ana lyse mais avant tout de
pro po ser un exemple d’outil qui soit en me sure d’illus trer et d’ex ploi‐ 
ter ces mêmes ré sul tats. Cet outil prend la forme d’un dic tion naire

23
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E. Ben ve niste, Pro blèmes de lin guis tique
gé né rale, édi tions Gal li mard, Paris, 1980.

S. Chau di ron, “Ter mi no lo gie, in gé nie rie
lin guis tique et ges tion de l’in for ma tion”,

élec tro nique, sup port net te ment plus adap té à ce type de re cherche
qu’un dic tion naire de fac ture clas sique de type ou vrage écrit.

Notre mo dèle fonc tionne de deux ma nières dif fé rentes, tout d’abord
comme les mo dèles clas siques de dic tion naires élec tro niques sur la
base d’une re cherche se rap por tant à la gra phie d’un terme, en effet si
notre outil se vou lait in no vant dans ces op tions de re cherche de
termes, il ne pou vait tou te fois pas omettre les pos si bi li tés ha bi tuelles,
cela au rait ré duit son po ten tiel d’uti li sa tion à des per sonnes sim ple‐ 
ment in té res sées par des re cherches par cri tères, mais aussi sui vant
plu sieurs choix d’op tions de re cherches thé ma tiques réa li sées sur les
bases de l’ana lyse de notre cor pus ainsi que sur les cri tères mis à jour
par ce biais.

24

Tou te fois cet outil reste, pour l’heure, un pro gramme de dé mons tra‐ 
tion ser vant à illus trer nos ré sul tats, il n’est pas en core fi na li sé pour
une réelle ex ploi ta tion com mer ciale. Mal gré tout, il donne un
exemple sub stan tiel de ce que pour rait être une fu ture ver sion ter mi‐ 
nale d’un dic tion naire de re cherches par cri tères de termes dans une
langue.

25

Conclu sion
Nous avons mon tré au tra vers de cette re cherche et de cette ap pli ca‐ 
tion qu’il est pos sible de dé fi nir une par tie de la langue selon cer tains
cri tères pré cis et, de la même ma nière, de re cher cher dif fé rents
termes d’une langue sans pour au tant se ser vir de leur gra phie. Si ce
mo dèle de dic tion naire s’avère viable pour la par tie de la langue que
nous avions sé lec tion née, il sera for cé ment caduc pour le même type
de dé marche sur un autre do maine. Il n’existe pas de mo dèle type
pour ce genre de re cherche, même si, tou te fois, les bases de concep‐ 
tion et de pro gram ma tion res tent iden tiques, les cri tères de re‐ 
cherche, hor mis ceux que nous avons ap pe lé « cri tères de pre mier ni‐ 
veau » de vront for cé ment être mo di fiés. A chaque do maine étu dié
cor res pon dra donc un mo dèle de dic tion naire spé ci fique.
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1  Mot plus an cien à l’ori gine d’un mot nou veau.

2  Etude des créa tures ima gi naires telles que le Yéti ou en core le monstre
du Loch Ness.

3  Ap pe lées aussi « lé gende contem po raines », les lé gendes ur baines sont
des ré cits contem po rains ou adap tés à l’époque contem po raine qui mettent
par fois en scène des per son nages ou des créa tures fan tas tiques.

4  En em ployant un terme my tho lo gique parmi ceux qui com posent l’ex‐ 
pres sion : dor mir dans les bras de Mor phée.

5  Un terme comme « apol lon » peut, entre autre, aussi bien dé si gner un bel
homme ou, au contraire, un homme fort laid.

Lan gages, La ter mi no lo gie : na ture et
en jeux, nu mé ro 157, Paris, mars 2005,
pp.25-35.

F. De Saus sure, Cours de lin guis tique
gé né rale, édi tions Payot, Paris, 1985.

L. De pe cker, L’in ven tion de la langue. Le
choix des mots nou veaux, Ar mand Colin
/ La rousse, Paris, 2001.

L. De pe cker, Entre signe et concept. Elé‐ 
ments de ter mi no lo gie gé né rale, édi tions
Presse Sor bonne nou velle, Paris, 2002.

L. De pe cker, “Contri bu tion de la ter mi‐ 
no lo gie à la lin guis tique”, Lan gages, La
ter mi no lo gie, na ture et en jeux, nu mé ro
157, Paris, mars 2005, pp.6-13.

R. Eluerd Ro bert, La lexi co lo gie, P.U.F,
Paris, 2000.

F. Gau din and L. Gues pin, Ini tia tion à la
lexi co lo gie fran çaise, édi tions Duculot- 
De Boeck, Paris, 2000.

P. Gui raud, Struc ture éty mo lo gique du
lexique fran çais, édi tions Payot, Paris,
1967.

A. Leh mann and F. Martin- Berthet, In‐ 
tro duc tion à la lexi co lo gie : sé man tique
et mor pho lo gie, édi tions Ar mand Colin,
Paris, 2005.

R. Mar tin, Sé man tique et au to mate, édi‐ 
tions P.U.F, Paris, 2001.

M.F. Mor tu reux, La lexi co lo gie entre
langue et dis cours, édi tions Ar mand
Colin, Paris, 1997.

A. Niklas- Salmien, La lexi co lo gie, édi‐ 
tions Ar mand Colin, Paris, 1997.

J. Pi coche, Pré cis de lexi co lo gie fran çaise
: l’étude et l’en sei gne ment du vo ca bu‐ 
laire, édi tions Na than Uni ver si té, Paris,
1992.

A. Rey, La ter mi no lo gie. Noms et no tions,
P.U.F, Paris, 1992.

S. Tillier, “Ter mi no lo gie et no men cla‐ 
tures scien ti fiques : l’exemple de la
taxo no mie zoo lo gique”, Lan gages, La
ter mi no lo gie : na ture et en jeux, nu mé ro
157, Paris, mars 2005, pp.103-116.

I. Tomba, La sé man tique, P.U.F, Paris,
1988.



Modèle de dictionnaire électronique de recherche par critères de termes dans la langue française

Français
L’enjeu de cet ar ticle est de pré sen ter ce que pour rait être un dic tion naire
de re cherche par cri tères dans un cor pus donné de termes de la langue
fran çaise. Sur la base de ce cor pus, nous al lons pré sen ter les moyens que
nous al lons mettre en œuvre pour clas si fier les dif fé rents élé ments qui en
font par tie par d’autres moyens que celui de leur simple gra phie. Nous pré‐ 
sen te rons, par la suite, un mo dèle d’outil élec tro nique qui nous per met tra
d’ex ploi ter nos ré sul tats et ainsi de re cher cher des termes dans notre cor‐ 
pus grâce aux cri tères que nous au rons dé fi nis.

English
The main idea of this paper is to present a model of what a dic tion ary of re‐ 
search of terms based on cri teria in the French lan guage in a se lec ted cor‐ 
pus could be. On the basis of this cor pus we will present the means brought
into play to clas sify the ele ments of this cor pus with other means than re‐ 
sort ing to their writ ten forms. Af ter wards, we will present a model of an
elec tronic pro gram which al lows us to re search terms in side our cor pus
with the help of the cri teria we have es tab lished.
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