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TEXTE

Nous re mer cions Do ro thy Kenny pour son aide, ainsi que la di rec tion édi to riale
de la revue Jour nal of Trans la tion Stu dies qui nous a donné la per mis sion de
tra duire et de pu blier la tra duc tion fran çaise de l’ar ticle ori gi nal de Do ro thy
Kenny.

Si l’an glais est ac tuel le ment la langue de pu bli ca tion la plus cou rante
(Bow ker & Bui tra go Ciro 2019), il peut sem bler pa ra doxal que la tra‐ 
duc to lo gie ne fasse pas ex cep tion. Il s’agit en tout cas cer tai ne ment
d’un dé faut qui nuit au dé ve lop pe ment d’une tra duc to lo gie in ter na‐ 
tio nale (Susam- Sarajeva 2003, Froe li ger, 2015), et l’on peut se poser la
ques tion sui vante : les pro grès ré cents de la tra duc tion au to ma tique
(TA) permettront- ils d’éta blir une tra duc to lo gie mul ti lingue ?

1

Sans pré tendre ap por ter une ré ponse dé fi ni tive à cette ques tion,
nous pro po sons ici d’éva luer les pro grès des sys tèmes à par tir d’une
ex pé rience qui concerne la tra duc tion et la post- édition vers le fran‐ 
çais de tra vaux de re cherche écrits en an glais. Notre ex pé rience se
fonde sur un ar ticle pu blié il y a 15 ans, dans le quel Do ro thy Kenny
fait un tour d’ho ri zon des ap ports de la tra duc to lo gie de cor pus
(Kenny, 2006).
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Pour ce texte, nous pré sen tons d’abord le choix rai son né d’un outil de
TA, en nous ap puyant sur une ac ti vi té pro po sée aux étu diants du
Mas ter de Tra duc tion spé cia li sée mul ti lingue de l’Uni ver si té Gre noble
Alpes dans le cadre de leur cours sur la tra duc tion au to ma tique. Nous
dé cri vons en suite la dé marche, ins pi rée par celle d’O’Brien et al.
(2018), qui a consis té à al ter ner tra duc tion et post- édition. Le mo teur
de TA choi si est celui de la Com mis sion eu ro péenne, dans sa ver sion
neu ro nale (eTrans la tion, « cut ting edge »). La dis cus sion des ré sul tats
porte sur les ap ports et li mites d’ou tils de TA pour la pro duc tion d’ar‐ 
ticles mul ti lingues en tra duc to lo gie  : nous exa mi nons quelques me‐ 
sures chro no mé triques avant de com pa rer plu sieurs pas sages post- 
édités et tra duits.

3

1. Post- éditer des ar ticles de
sciences hu maines et so ciales
(SHS) : le jeu en vaut- il la chan ‐
delle ?
La ques tion de sa voir si la post- édition per met vrai ment de ga gner du
temps, tout en conser vant les mêmes at tentes qua li ta tives, n’a pas été
tran chée pour les ar ticles s’ins cri vant dans le champ des SHS, pour
au tant que nous puis sions en juger. Un grand pro jet eu ro péen s’est
in té res sé à la tra duc tion de cours en ligne (Tra MOOC) en uti li sant des
sys tèmes de TA sta tis tique et neu ro nale (CAS TIL HO et al., 2017). Un
groupe de tra vail « Tra duc tions et science ou verte » s’est aussi pen‐ 
ché ré cem ment sur la per ti nence de so lu tions de tra duc tion as sis tée
par or di na teur et au to ma tique pour ren for cer le mul ti lin guisme dans
les pu bli ca tions scien ti fiques  : les SHS ne font pas par tie des pre‐ 
mières ex pé ri men ta tions pré vues, mais le rap port sug gère « d’in clure
à moyen terme d’autres dis ci plines, comme la phi lo so phie, la psy cho‐ 
lo gie ou la lin guis tique » (FIO RI NI, 2020 : 14).

4

Les pu bli ca tions qui montrent un bé né fice de la post- édition éva luent
sou vent celui- ci à par tir de textes courts (BOW KER & BUI TRA GO
CIRO, 2015). Dans cer tains tra vaux, les éva lua tions sont faites avec
des mo teurs en traî nés pour le do maine en ques tion, et la TA est ap‐ 
pli quée après pré- édition du texte source, puis post- éditée par des
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tra duc teurs pro fes sion nels (GAR CIA, 2011  : 218). D’autre part, beau‐ 
coup de tra vaux concernent la pu bli ca tion en an glais langue étran‐ 
gère. Ainsi, une étude ré cente d’O’Brien et al. (2018) montre que la TA
peut aider à pro duire un pre mier jet qui ne pour ra néan moins pas se
pas ser d’une re lec ture ap pro fon die.

Nous nous si tuons dans un cadre dif fé rent, et bien en amont d’ex pé‐ 
ri men ta tions à grande échelle, avec des so lu tions de tra duc tion au to‐ 
ma tique neu ro nale (TAN) qui au raient pu être en traî nées sur de
grands cor pus d’ar ticles tra duits en SHS (à condi tion de pou voir iden‐ 
ti fier et ras sem bler ces cor pus), et nous sou hai tons poser ici une
ques tion simple à la quelle nous ten te rons de ré pondre  : le jeu en
vaut- il la chan delle ? L’ex pres sion ima gée a été choi sie à des sein. Le
jeu re flète en effet la di men sion lu dique de toute tra duc tion. Quant à
la chan delle, elle est le signe de l’éner gie que nous consom mons, et
re pré sente, outre l’ef fort de tra duc tion ou de post- édition, la « dé vo‐ 
ra tion  » de don nées pro duites par des tra duc teurs hu mains qui
consti tue la face ca chée de la TA basée sur cor pus, de ses formes sta‐ 
tis tiques jusqu’aux plus ré cents mo teurs dits neu ro naux (KENNY,
2011, voir aussi KENNY et al., 2020).

6

2. Une ex pé rience com pa ra tive
Pour éva luer la TA, on pro cède sou vent à la com pa rai son de plu sieurs
sys tèmes en te nant assez peu compte du contexte de tra duc tion ou
de l’en vi ron ne ment tex tuel (TORAL et al., 2018,115). L’éva lua tion est
certes dif fé rente selon si elle est pra ti quée dans un cadre uni ver si‐ 
taire ou en en tre prise (DRU GAN ,2013 in CAS TIL HO et al., 2018, 1),
mais ces pra tiques ont un dé no mi na teur com mun : on éva lue au ni‐ 
veau du seg ment (qui cor res pond presque tou jours à une phrase),
avec par fois des moyennes ob te nues pour un texte en tier, sans qu’il
existe pas à notre connais sance d’éva lua tion ef fec tuée. Dans ce cadre,
il n’est pas rare que les seg ments soient pré sen tés dans le désordre :
c’est par exemple une pos si bi li té qui est of ferte dans l’in ter face d’éva‐ 
lua tion de Kan tanMT (LQR) et obli ga toire dans l’outil PET (AZIZ et al.,
2012). Si la visée, qui est d’at teindre des me sures plus fiables en évi‐ 
tant no tam ment l’effet de la pré sen ta tion de seg ments dans le même
ordre à tous les éva lua teurs, est louable, les ré sul tats risquent d’être
faus sés de di verses ma nières, et nous avons mon tré que nos étu ‐
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diants de Mas ter pou vaient éprou ver des dif fi cul tés lors de tâches ef‐ 
fec tuées dans ces condi tions (ESPERANÇA- RODIER et ROSSI, 2019 où
des me sures ont été prises en uti li sant tour à tour ces deux in ter faces
sont pré sen tées).

S’il existe au moins un en vi ron ne ment de tra duc tion as sis tée par or‐ 
di na teur (Tra duXio) qui pri vi lé gie des uni tés plus larges, pour ré‐
pondre aux be soins de la tra duc tion cultu relle (GON CHA RO VA et LA‐ 
COUR, 2011), ces uni tés sé man tiques, et les ques tions de co hé sion
tex tuelle qui les ac com pagnent, ne sont à notre connais sance pas en‐ 
core in té grées à l’éva lua tion de sor ties de tra duc tion au to ma tique.

8

La dé marche que nous pré sen tons ci- dessous est donc dif fé rente  :
elle s’ins pire des « ex plo ra tions » ori gi nales de Sha ron O’Brien, Mi chel
Si mard et Marie- Josée Gou let (O’BRIEN et al., 2018) qui s’at tachent à
l’usage de la TA comme aide à la ré dac tion en an glais, mais qui nous
ont sem blées trans po sables à une tâche de tra duc tion/post- édition
comme la nôtre.

9

2.1 Mé tho do lo gie

Notre ex pé rience concerne la tra duc tion vers le fran çais d’un ar ticle
ré di gé en an glais  : il s’agit d’un ar ticle de Do ro thy Kenny, pu blié en
2006 dans le Jour nal of Trans la tion Stu dies et in ti tu lé « Corpus- based
Trans la tion Stu dies: A Quan ti ta tive or Qua li ta tive De ve lop ment?  ».
Nous avons choi si un texte déjà an cien, mais cité dans plu sieurs pu‐ 
bli ca tions ré centes, pour trois rai sons prin ci pales : d’abord, la per mis‐ 
sion qui nous a été don née par la revue où est pu blié le texte source,
de tra duire et de pu blier le texte tra duit  ; en suite, la pos si bi li té de
contac ter l’au teure, avec qui nous col la bo rons ré gu liè re ment  ; et
enfin, la pré sence d’uni tés ter mi no lo giques et phra séo lo giques in té‐ 
res santes et qui nous ont sem blé re pré sen ta tives des tra vaux de tra‐ 
duc to lo gie contem po rains pu bliés en an glais. Il s’agit en effet d’un ar‐ 
ticle qui ef fec tue un bilan sur les ap ports des cor pus, au terme de 10
ans d’uti li sa tion de ceux- ci en tra duc to lo gie, et qui fait ré fé rence tour
à tour à des no tions de lin guis tique sou vent uti li sées dans le champ
de la tra duc to lo gie (re pea ted pat terns, co- text, co oc cur rence ten den‐ 
cies, ex ten ded units of mea ning, sam pling etc.) et à des concepts ou
no tions clés de la tra duc to lo gie (trans la tion uni ver sals, taget text in‐ 
for ma tion, tex tual in ter ven tions made by trans la tors, etc.)
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Nous n’avons trai té que les trois pre mières par ties, les deux sui vantes
étant da van tage dé diées à l’ana lyse qua li ta tive d’exemples issus de
tra duc tions de l’al le mand vers l’an glais, plus sus cep tible de poser pro‐ 
blème dans le cadre de la tâche pro po sée. Au total, ce sont donc en vi‐ 
ron 2000 mots de l’ar ticle ori gi nal qui sont pris en compte ici. L’ex pé‐ 
rience que nous avons faite com porte plu sieurs étapes : une pre mière
étape d’éva lua tion com pa ra tive réa li sée avec les étu diants du Mas ter
de Tra duc tion spé cia li sée mul ti lingue de l’Uni ver si té Gre noble Alpes,
une se conde étape de tra duc tion/post- édition al ter nées et chro no‐ 
mé trées, et une der nière étape de ré vi sion par une tra duc trice pro‐ 
fes sion nelle, co- auteure du pré sent ar ticle. Nous fe rons le même
usage de ces ré vi sions qu’O’Brien et al. 2018, c’est- à-dire un dé‐
compte des marques de ré vi sion à des fins de com pa rai son.

11

Pour la pre mière étape, voici les consignes que nous avons don nées
aux étu diants  : «  Il vous est de man dé d’ef fec tuer une com pa rai son
rai son née d'ou tils de TA, si tuée dans le contexte d'une com mande. Un
édi teur de re vues en sciences hu maines et so ciales sou haite pu blier
une tra duc tion de l’ar ticle de D. Kenny (2006) que vous trou ve rez ci- 
dessous.  Il vous consulte pour éva luer la per ti nence de so lu tions de
tra duc tion au to ma tique pour cette com mande, en vous pro po sant de
confron ter deux ou tils : eTrans la tion (dont la sor tie vous est four nie
par l’édi teur) et un autre mo teur de votre choix. »

12

Les étu diants avaient au préa lable par ti ci pé à plu sieurs séances de
cours sur le choix rai son né d’un outil de TA, choix qui im plique aussi
que l’on puisse re fu ser d’uti li ser la TA si l’éva lua tion ne lui est pas fa‐ 
vo rable. La com mande pro po sée et le ni veau de qua li té at ten du ne
per met taient pas d’en vi sa ger la pré- édition du texte source : en effet,
et comme O’Brien l’a très jus te ment fait re mar quer (2010), si la pré pa‐ 
ra tion du texte est de na ture à l’op ti mi ser, en core faut- il veiller à ne
pas mettre sur le même plan l’op ti mi sa tion pour la ma chine (MT
friend ly) et celle qui concerne les uti li sa teurs fi naux (user friend ly).
D’autre part, les me sures qui avaient été pré sen tées aux étu diants et
qu’ils avaient ap pris à uti li ser au cours de ces séances sont les sui‐ 
vantes  : durée de la post- édition (me sure chro no mé trique qui peut
être prise par seg ment, ou par pa ra graphe ou ex trait choi si), adé qua‐ 
tion et flui di té (sur une échelle de 4 ou de 5, la se conde étant moins
dis cri mi nante), ju ge ment de pré fé rence entre deux sor ties de TA
(sou vent ap pe lé « A-B Test  » en an glais), re le vé des er reurs les plus

13
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im por tantes, et usage de mé triques d’éva lua tion au to ma tique comme
BLEU (pour une pré sen ta tion com plète de ses me sures et de leurs
usages pos sibles dans le cadre d’un cours sur la tra duc tion au to ma‐ 
tique, voir Rossi & Carré, sous presse).

Les étu diants ont tous com pa ré eTrans la tion et DeepL, et leurs
conclu sions ne font pas res sor tir de dif fé rence nette entre les deux
sor ties : elles sou lignent plu tôt des er reurs ré cur rentes de ter mi no lo‐ 
gie (par exemple pour trans la tion stu dies, et cor pus/cor po ra qui sont
ré pé tés tout au long de l’ar ticle. Deux choix sont ma jo ri taires : le pre‐ 
mier est une pré fé rence pour DeepL, qui n’est pas jus ti fiée par des
me sures chro no mé triques fiables1 mais da van tage par des consi dé ra‐ 
tions er go no miques (pos si bi li té d’uti li ser une base de don nées ter mi‐ 
no lo gique et d’avoir accès à d’autres pro po si tions de tra duc tion dans
DeepL), et le se cond est une pré fé rence pour la tra duc tion hu maine
pour ce pro jet.

14

Nous avons tenu compte de ces ju ge ments et in té gré la tra duc tion
hu maine à notre éva lua tion. En nous ap puyant sur la dé marche
d’O’Brien et al. (2018), mu ta tis mu tan dis, nous avons dé cou pé le texte
en uni tés d’une lon gueur com pa rable et qui consti tuaient des uni tés
de sens (cor res pon dant le plus sou vent aux pa ra graphes de l’ar ticle),
et al ter né tra duc tion et post- édition en pre nant des me sures chro no‐ 
mé triques. Pour choi sir une so lu tion de tra duc tion au to ma tique, nous
avons pré fé ré eTrans la tion qui nous a sem blé être une so lu tion plus
adap tée à des tâches en tre prises par des cher cheurs dans le ser vice
pu blic eu ro péen (même si nous nous si tuons ici assez loin des do‐ 
maines d’en traî ne ment du mo teur), mais aussi plus sus cep tible de ga‐ 
ran tir la confi den tia li té des don nées si né ces saire2.

15

2.2 Ré sul tats

Le ta bleau ci- dessous fait ap pa raître le nombre de mots du texte
source (TS) trai tés dans cha cun des pas sages (en tra duc tion hu maine,
TH ou en post- édition, PE), la durée cor res pon dante, et les mo di fi ca‐ 
tions ef fec tuées par notre ré vi seuse (marques de ré vi sion), en consi‐ 
dé rant celles- ci à l’échelle du mot (O’Brien et al. 2018 : 249), les
marques de ponc tua tion étant elles- aussi comp tées comme un mot,
tan dis que les es paces ajou tées ou sup pri mées ne le sont pas. Les dé‐ 
pla ce ments de seg ments en tiers ne sont comp tés qu’une fois, et non
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Pas sage concer‐ 
né

Nombre
de mots
TS

TH
/
PE

Durée
(min)

Mots
par
mi‐ 
nute

Me‐ 
sure
d'ef‐ 
fort (1-
9)

Nombre de
marques de
ré vi sion

Nombre de
marques /
nombre de mots
en %

1. (ré su mé) 193 TH 23 8,39 6 18 9,33

2 224 PE 17 13,18 3 16 7,14

3 167 TH 19 8,79 5 14 8,38

4 178 PE 18 9,89 5 27 15,17

5 163 TH 16 10,19 4 30 18,40

6 123 PE 11 11,18 3 29 23,58

7 137 TH 12 11,42 4 35 25,55

8 113 PE 12 9,42 6 2 1,77

9 199 TH 22 9,05 5 7 3,52

10 167 PE 17 9,82 4 32 19,16

11 304 TH 37 8,22 4 30 9,87

Nombre total de
mots et moyenne
HT (n=6)

1968

Nb.
de
TH :
6

21,5 9,34 4,5 22,33333333 12,51

Moyenne PE
(n=5)

Nb.
de
PE  :
5

15 10,70 4,2 21,2 13,36

mot à mot, pour abou tir à une me sure qui re flète au mieux la com‐ 
plexi té des opé ra tions de ré vi sion. Nous avons ajou té une me sure
sub jec tive de l’ef fort, dont nous avons éva lué l’in ten si té sur une
échelle de 1 (très bas) à 9 (ef fort très élevé) : même si cette me sure ne
nous semble pas ex trê me ment fiable, il ap pa raît qu’elle varie le plus
sou vent avec la durée (Paas 1992, p. 429-430, cité par Viei ra 2016).

Que nous ap prennent ces me sures ? Il ap pa raît tout d’abord dif fi cile
de consta ter un bé né fice im por tant de la post- édition, lorsque nous
la com pa rons à la tra duc tion hu maine : les moyennes ne sont pas très
dif fé rentes, et si un écart entre les me sures tem po relles semble par‐ 
fois ob ser vable dans notre ta bleau, les ré sul tats d’une com pa rai son
sta tis tique de nos moyennes (test- T) montrent que ces dif fé rences ne
sont pas si gni fi ca tives (t=0,25791 et p=0,401493, soit p > 0,05). Ce
constat re flète bien notre per cep tion sub jec tive de l’ef fort re quis, qui
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Pas sage Nombre de mots par phrase (et moyenne) dans le TS

7 20, 44, 23, 11 (24,5)

8 35, 41, 28, 10 (28,5)

9 67, 31, 32, 11, 48 (37,8)

10 66, 32, 56 (51,33)

ne varie pas du tout en fonc tion de l’al ter nance entre tra duc tion hu‐ 
maine et post- édition.

Les res sem blances ainsi ob ser vées entre le tra vail de post- édition et
celui de tra duc tion sont peut- être liées au choix de ne pas uti li ser
d’outil de tra duc tion as sis tée par or di na teur (TAO), et donc de tra‐ 
vailler dans un édi teur de texte, sur un do cu ment pré pa ré au préa‐ 
lable pour faire ap pa raître tour à tour une sor tie de TA ou un pas sage
du TS. La post- édition nous obli geait, dans cette confi gu ra tion, à
consul ter le texte source sur un se cond écran, alors que pour la tra‐ 
duc tion hu maine nous y avions un accès plus im mé diat, sur le même
do cu ment. Il faut ce pen dant re mar quer aussi que lors des tâches de
tra duc tion nous de vions ef fa cer le texte source alors que seuls les
par ties post- éditées étaient sup pri més dans les autres pas sages.
Nous ne ré pon dons pas ici à la ques tion de sa voir si nous au rions tra‐ 
vaillé mieux dans un outil de TAO, même si le dé cou page en seg ments
phras tiques semble peu adap té à ce type de texte : elle au rait né ces‐ 
si té une autre ana lyse com pa ra tive.

18

En re gar dant de plus près les marques de ré vi sion, nous avons re pé ré
quelques dif fé rences saillantes  : les pas sages 8 et 9 com portent très
peu ré vi sions, à la dif fé rence du pas sage 7, ou en core du pas sage 10,
qui en com portent beau coup. Nos me sures chro no mé triques font ap‐ 
pa raître un trai te ment plus ra pide de 7 (avec en vi ron deux mots de
plus par mi nute), si bien que l’on peut se de man der s’il com porte par
exemple des phrases moins longues et/ou moins com plexes, s’il s’agit
d’un pas sage glo ba le ment plus simple du point de vue de son conte‐ 
nu. Le pas sage 7 contient ef fec ti ve ment 4 phrases, dont trois re la ti ve‐ 
ment courtes (20, 23 et 11 mots dans le TS), alors que dans les trois
pas sages sui vant, et en par ti cu lier dans les pas sages 9 et 10, on re lève
des phrases qui com portent jusqu’à 67 mots, et des nombres moyens
de mots par phrase bien plus éle vés, comme in di qué dans le ta bleau
ci- dessous.

19



Traduire ou post-éditer la traductologie : une expérience comparative

Il ap pa raît aussi que les marques de ré vi sion re la ti ve ment nom‐ 
breuses pour le pas sage 7 sont liées à la pré sence de nom breuses ré‐ 
fé rences bi blio gra phiques dont cer taines avaient été omises dans la
tra duc tion ini tiale, et d’autres ont été re vues et adap tées. Ce sont
donc bien les ca rac té ris tiques tex tuelles des pas sages en ques tion qui
per mettent de rendre compte de l’ef fort me su ré, in dé pen dam ment
du fait qu’il s’agisse d’une tâche de tra duc tion ou de post- édition.

20

3. Conclu sion
Au terme de cette ex pé rience, nous n’avons pas ob ser vé de gain im‐ 
por tant, tant du point de vue du temps passé à tra duire que de l’ef fort
perçu, liée à l’usage d’un outil de TA (eTrans la tion) pour la pro duc tion
d’ar ticles mul ti lingues en tra duc to lo gie. Notre ex pé rience pré sente
de nom breuses li mites. D’abord, elle ne concerne qu’un seul ar ticle,
dont les ca rac té ris tiques sont évi dem ment liées au style de l’au teure,
aux thèmes abor dés etc. En suite, elle ne concerne qu’une seule paire
de langues et une seule di rec tion de tra duc tion : il fau dra aller beau‐ 
coup plus loin pour dé ve lop per une tra duc to lo gie in ter na tio nale, et
nous dé cou vri rons pro ba ble ment en che min d’autres usages pos‐ 
sibles et fruc tueux de la tra duc tion au to ma tique. La créa tion d’un en‐ 
vi ron ne ment in té gré pour la tra duc tion d’ar ticles de tra duc to lo gie,
qui per mette la ges tion de mé moires de tra duc tion et de bases de
don nées ter mi no lo giques, ainsi que l’accès à une so lu tion de TAN res‐ 
pec tueuse des don nées et per son na li sée, se rait cer tai ne ment une
étape im por tante. En l’état ac tuel de nos moyens, nous ne pou vons
pas re com man der l’usage de la tra duc tion au to ma tique pour d’autres
rai sons que celle de l’exer cice pra ti qué ici, et dont un bé né fice in té‐ 
res sant a ce pen dant été de rompre la mo no to nie de la tâche. Dans le
pro lon ge ment du pro jet de N. Froe li ger (2015), nous ap pe lons de nos
vœux la mise en place d’autres ex pé riences et d’autres dis po si tifs sus‐ 
cep tibles de fa ci li ter la pu bli ca tion d’ar ticles mul ti lingues et de faire
vivre le mul ti lin guisme au sein d’une tra duc to lo gie vé ri ta ble ment in‐ 
ter na tio nale.
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La tra duc to lo gie de cor pus : une
évo lu tion quan ti ta tive ou qua li ta ‐
tive ?
Do ro thy Kenny22

[Pas sage 1. Résumé. TH]

Dans son ar ticle fon da teur sur les ap ports pos sibles d’une tra duc to lo‐ 
gie de cor pus, Baker  (1993) pro po sait que les cor pus consti tuent le
socle em pi rique d’une nou velle tra duc to lo gie des crip tive. De puis, les
cor pus ont sur tout été ap pli qués à l’étude des « uni ver saux » (ou ca‐ 
rac té ris tiques pour ainsi dire « gé né rales ») de tra duc tion, et à celle
du style du tra duc teur. Nous dis po sons dé sor mais d’études de cas
nom breuses et ap pro fon dies, et de pro po si tions conso li dées de mé‐ 
tho do lo gies ba sées sur cor pus, mais l’ap port des cor pus à notre com‐ 
pré hen sion des concepts de base de la tra duc to lo gie reste dif fi cile à
dé fi nir. Le tour nant quan ti ta tif s’est- il ac com pa gné d’un tour nant
qua li ta tif, comme en lin guis tique (Tognini- Bonelli 1996) ? Dans cet ar‐ 
ticle, je me de mande si notre uti li sa tion des cor pus en tra duc to lo gie
de puis 10 ans a in flé chi notre com pré hen sion de cer tains as pects de
notre objet d’étude. À par tir de concepts comme les uni tés de tra duc‐ 
tion, l’équi va lence et la voix du tra duc teur, j’in ter roge l’im pact de
don nées plus nom breuses et de nou velles fa çons de les ana ly ser, en
cher chant à cer ner d’éven tuels ajus te ments ou re fontes de ces
concepts.
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[Pas sage 2.PE]

1. In tro duc tion

Dans son ar ticle pro gram ma tique de 1993 sur la lin guis tique de cor‐ 
pus et la tra duc to lo gie, Mona Baker a sug gé ré que le re cours aux cor‐ 
pus, ces grands en sembles de textes nu mé riques, al lait bou le ver ser la
tra duc to lo gie. Le champ de la tra duc to lo gie avait, selon Baker, suf fi‐ 
sam ment évo lué pour ac cueillir les cor pus  : le texte source n’était
plus la pré oc cu pa tion cen trale, et l’on s’était dé ta ché de la no tion
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pres crip tive d’équi va lence pour s’in té res ser aux ca rac té ris tiques des
textes tra duits et à leurs contextes, no tam ment sous l’in fluence de la
théo rie des po ly sys tèmes d’Even- Zohar  (1979) et de la tra duc to lo gie
des crip tive de Toury  (1980, 1995). En dis po sant de grands cor pus de
textes tra duits, ac com pa gnés de leurs ori gi naux, les théo ri ciens de la
tra duc tion se raient à même de mieux dé fi nir et ex pli quer leur objet
de re cherche, puis qu’ils au raient «  l’oc ca sion in édite d’ob ser ver leur
objet d’étude et de dé cou vrir ce qui le dis tingue des autres, no tam‐ 
ment de la langue gé né rale et de tout autre type d’in ter ac tion cultu‐ 
relle » et « d’ex plo rer, à une échelle ja mais en core at teinte, les prin‐ 
cipes qui ré gissent le com por te ment tra duc tion nel et les contraintes
à l’œuvre »3 (Baker 1993 : 235). Les cor pus, espérait- on, al laient aider
la tra duc to lo gie à pas ser « des énon cés nor ma tifs aux énon cés des‐ 
crip tifs, de consi dé ra tions mé tho do lo giques à une vé ri table théo ri sa‐ 
tion, et de re cherches iso lées et frag men taires à des gé né ra li sa tions
ef fi caces »4 (ibid. : 248).

[Pas sage 3. TH]

On com prend ai sé ment l’en thou siasme de Baker si l’on consi dère les
bou le ver se ments opé rés par les cor pus dans d’autres dis ci plines
comme la lexi co gra phie et la lin guis tique. En  1987 était paru le pre‐ 
mier dic tion naire de l’an glais basé sur cor pus (Sin clair  1987), et les
cor pus avaient très ra pi de ment com men cé à oc cu per une place de
choix. Ils sont dé sor mais au cœur de la com pi la tion de presque tous
les dic tion naires (Čermák 2003 : 18). En lin guis tique, même si l’uti li té
des cor pus avait d’abord été mise en doute, on a com men cé dès le
début des an nées  1990 à s’ap puyer sur des pro duc tions lan ga gières
au then tiques, et les lin guistes de cor pus se ré jouis saient de voir que
les cor pus étaient de plus en plus plé bis ci tés (Svart vik 1996). Très vite,
on a com men cé à consi dé rer que les gé né ra li sa tions lin guis tiques qui
n’étaient pas confir mées par des don nées de cor pus n’étaient pas sa‐ 
tis fai santes (voir par ex. Ait chi son 2005 : 185). Les cor pus en sont éga‐ 
le ment venus à oc cu per une place pré pon dé rante en lin guis tique
com pu ta tion nelle (cf. les tra vaux non pu bliés de Julia  Hir sch berg,
cités par Samp son 2005), et l’in duc tion au to ma tique à par tir de cor‐ 
pus est dé sor mais per çue, entre autres, comme la seule ma nière
fiable de créer des gram maires com pu ta tion nelles et de dé pas ser les
li mites de l’ac qui si tion de connais sances en tra duc tion au to ma tique.
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[Pas sage 4. PE]

En lexi co gra phie et en lexico- grammaire, cette branche de la lin guis‐ 
tique qui consi dère l’in ter ac tion entre les mots et les struc tures
gram ma ti cales dans les quelles ils se trouvent ha bi tuel le ment (et cette
in ter ac tion n’in té resse pas seule ment la lin guis tique de cor pus, mais
aussi d’autres do maines de la lin guis tique théo rique et com pu ta tion‐ 
nelle – voir par ex. Pus te jovs ky 1995 : 5), la ré vo lu tion des cor pus im‐ 
plique d’abord que les lin guistes se tournent dé sor mais vers de
grandes bases de don nées, fa ciles à consul ter et consti tuées avec une
visée gé né ra liste, pour va li der leurs hy po thèses sur le lan gage. Elle a
aussi et sur tout opéré un chan ge ment qua li ta tif, lié à la quan ti té de
don nées dis po nibles : les don nées de cor pus ont en effet conduit les
lin guistes à re mettre en ques tion l’hy po thèse selon la quelle le lexique
pou vait être sé pa ré de la gram maire  ; la forme, du sens  ; ou même
l’oc cur rence, du sys tème. Les lignes de concor dance, ces en sembles
sur les quels se fonde la pra tique du lin guiste de cor pus, ont été uti li‐ 
sées pour mon trer que les rap ports ver ti caux du lan gage de ve naient
vi sibles lorsque les rap ports ho ri zon taux étaient suf fi sam ment dé‐ 
ployés, si bien que les re la tions pa ra dig ma tiques et syn tag ma tiques
de Saus sure (1916) étaient en fait deux fa çons de voir les mêmes don‐ 
nées. En d’autres termes, « l’effet cu mu la tif des oc cur rences ré pé tées
est consi dé ré comme le re flet du sys tème sé mio tique  »6 (Tognini- 
Bonelli 1996 : 71).
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[Pas sage 5. TH]

C’est en ana ly sant les re la tions syn tag ma tiques que Sin clair (1996) est
par ve nu à la pro po si tion sui vante : « les ten dances à la co oc cur rence
des mots, des phé no mènes gram ma ti caux, des mots ou syn tagmes
ap par te nant aux mêmes champs lexi caux et des mots ou syn tagmes
vé hi cu lant la même pro so die sé man tique sont si fortes qu’il nous faut
adop ter une vi sion plus large des uni tés de sens et ad mettre qu’elles
dé passent en ex ten sion et en va rié té ce que l’on ob serve au ni veau du
mot  »7 (Sin clair  1996  : 94). Il re vient en par ti cu lier à Mi‐ 
chael Stubbs (2001, 2002) d’avoir en suite uti li sé des don nées de cor‐ 
pus pour ten ter de quan ti fier la par ti ci pa tion de lexèmes fré quents de
l’an glais à de telles uni tés éten dues de si gni fi ca tion. Les don nées de
cor pus ont ainsi ap por té des preuves à l’appui de pro po si tions am bi ‐
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tieuses qui concer naient l’objet d’étude de la lin guis tique et les uni tés
d’ana lyse ap pli cables à des pro duc tions lan ga gières au then tiques.
L’impor tance des cor pus pour la lexi co gra phie contem po raine, le
trai te ment au to ma tique des langues et la lin guis tique eu ro péenne ne
fait aucun doute (Teu bert 2001 : 125).

[Pas sage 6. PE]

Au terme d’une dé cen nie d’uti li sa tion des cor pus en tra duc to lo gie, il
semble donc op por tun de s’in ter ro ger sur leurs ap ports à la dis ci‐ 
pline : les cor pus sont- ils de ve nus in dis pen sables ? Le « tour nant de
la lin guis tique de cor pus en tra duc to lo gie  » 8 (La vio sa  2004  : 9)
s’applique- t-il à la seule tra duc to lo gie de cor pus, ou ses ra mi fi ca tions
se sont- elles pro pa gées à l’en semble de la dis ci pline  ? Les cor pus
nous ont- ils aidés à dé fi nir notre objet d’étude et à en ex pli quer cer‐ 
taines spé ci fi ci tés (si tou te fois les tra duc tions pré sentent des ca rac‐ 
té ris tiques spé ci fiques), comme Baker (1993) l’avait pré dit ? Nous ont- 
ils obli gés à re pen ser l’une ou l’autre des ca té go ries ana ly tiques que
nous ap pli quons aux tra duc tions, ou nous ont- ils ap por té quoi que ce
soit de nou veau sur la façon d’étu dier le style du tra duc teur  ? Dans
cet ar ticle, j’es saie de ré pondre à cer taines de ces ques tions, en com‐ 
men çant par dé li mi ter la place qu’ont pris les cor pus dans la tra duc‐ 
to lo gie en gé né ral.
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[Pas sage 7. TH]

2. Quelle place pour les cor pus en tra ‐
duc to lo gie ?

À l’évi dence, les tra vaux qui s’ins crivent dans le champ de la tra duc to‐ 
lo gie de cor pus consti tuent une somme re mar quable. De puis le mi‐ 
lieu des an nées  1990, plu sieurs mo no gra phies (voir par ex.
Kenny 2001 ; La vio sa 2002 ; Olo han 2004), ou vrages col lec tifs (par ex.
Za net tin et al.  2003  ; Mau ra nen et Kujamäki 2004) et nu mé ros spé‐ 
ciaux de re vues (La vio sa 1998  ; Ta gnin 2002  ; Kru ger 2004a) ont été
pu bliés et, en août 2006, la Bi blio gra phy of Trans la tion Stu dies re cen‐ 
sait 370  pu bli ca tions en tra duc to lo gie de cor pus (à noter que ce
chiffre com pre nait pro ba ble ment des tra vaux qui se fon daient sur des
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cor pus non nu mé riques). Il faut y ajou ter le nombre crois sant de
thèses de doc to rat ins crites dans ce champ, ainsi qu’un en semble im‐ 
por tant de confé rences et ses sions thé ma tiques (cf. Kru ger 2004b : 2).
La tra duc to lo gie de cor pus a bel et bien ac quis ses lettres de no‐ 
blesse.

[Pas sage 8. PE]

La contri bu tion plus gé né rale des cor pus à la tra duc to lo gie a éga le‐ 
ment été re con nue par des théo ri ciens de la tra duc tion dont les tra‐ 
vaux se si tuent en de hors du champ de la tra duc to lo gie de cor pus,
no tam ment lors qu’ils pré sentent une vue d’en semble de la dis ci pline.
Les cor pus ne sont cités que briè ve ment dans l’in tro duc tion à la tra‐ 
duc to lo gie de Mun day (2001), et l’auteur sug gère que leur uti li sa tion
en tra duc to lo gie était en core « li mi tée »9 au début des an nées 2000,
alors que dans son an tho lo gie de la tra duc to lo gie, Ve nu ti (2000 : 335)
évoque l’ap port des « puis sants ou tils d’ana lyse »10 issus de la lin guis‐ 
tique de cor pus. Pru dent et au da cieux à la fois, Mason (2004) dé crit la
tra duc to lo gie de cor pus comme «  ce qui consti tue, pour de nom‐ 
breux cher cheurs, l’ave nir de la tra duc to lo gie em pi rique »11.
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[Pas sage 9. TH]

Ce mé lange d’op ti misme et de pru dence est pro ba ble ment de ri gueur.
Certes, il est dé sor mais évident que les re quêtes (semi) au to ma tiques
sur des cor pus nu mé riques sont par fai te ment adap tées aux be soins
des cher cheurs qui étu dient des faits de langue (1)  aux ca rac té ris‐ 
tiques for melles for te ment pré vi sibles et (2)  si fré quents que même
l’ana lyse des don nées ex traites d’un cor pus de taille mo deste doit
être ou tillée. En re vanche, pour de nom breuses ca rac té ris tiques tex‐ 
tuelles dont l’étude est tout aussi utile, les formes lin guis tiques sont
beau coup moins pré vi sibles et donc bien moins fa ciles à dé tec ter à
l’aide d’ou tils de cor pus. De plus, même si les ou tils de cor pus
peuvent être uti li sés pour re pé rer des exemples, ils n’en per mettent
pas l’ana lyse ap pro fon die, et ils n’au to risent pas non plus la contex‐ 
tua li sa tion de textes en tiers. Ces deux tâches res tent l’apa nage de
l’ana lyste hu main. C’est ainsi que les cher cheurs qui ne pra tiquent pas
la tra duc to lo gie de cor pus en sur veillent les pro grès, d’un œil à la fois
scep tique et in té res sé, et que nous ne pou vons pas af fir mer que la
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tra duc to lo gie em pi rique ait en tiè re ment fait siennes les tech niques
de la lin guis tique de cor pus, pas plus que nous ne re com man de rions
leur adop tion pour l’en semble des tra vaux em pi riques du do maine.

[Pas sage 10. PE]

3. Les cor pus nous ont- ils aidés à dé fi ‐
nir notre objet d’étude ?
La ques tion de la re pré sen ta ti vi té a ou vert la voie à une pre mière
ten ta tive de dé fi ni tion des ob jets d’étude de la tra duc to lo gie dans la
pers pec tive de la créa tion de cor pus : Hal ver son (1998) a pro po sé de
consti tuer des cor pus de tra duc tions dont les élé ments cen traux se‐ 
raient des tra duc tions « pro to ty piques », c’est- à-dire ef fec tuées par
des tra duc teurs pro fes sion nels (du moins pour les cultures oc ci den‐ 
tales) et qui com pren draient aussi d’autres tra duc tions (de sta tut in‐ 
fé rieur) à la pé ri phé rie. Ty mocz ko  (1998) a en re vanche re je té l’idée
que les cor pus de viennent un moyen d’ins ti tu tion na li ser cer taines
pra tiques de tra duc tion ou de va lo ri ser un type de tra duc tion par
rap port à un autre, ar guant qu’ils pour raient fa vo ri ser une tra duc to‐ 
lo gie du dé cen trage, in clu sive et dy na mique. Si dé fi nir notre objet
d’étude si gni fiait fixer les li mites de ce que l’on ap pel le rait « tra duc‐ 
tion », alors ce pro jet fai sait fausse route, d’après Ty mocz ko, et il ne
semble d’ailleurs pas avoir fait l’objet de tra vaux nom breux en tra duc‐ 
to lo gie de cor pus. Ce pen dant, l’échan tillon nage de meure une vraie
ques tion pour tous les créa teurs de cor pus.
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[Pas sage 11. TH]

L’étude des ca rac té ris tiques les plus fré quentes de la tra duc tion
consti tue une se conde piste sus cep tible de dis tin guer la tra duc tion
d’autres ob jets d’étude. Dans son ar ticle de  1993, Baker pro po sait
d’uti li ser les cor pus pour ex plo rer cer taines ré gu la ri tés qui sem‐ 
blaient ca rac té ris tiques de la tra duc tion au point de mé ri ter le nom
d’«  uni ver saux  ». Alors que l’idée même d’«  uni ver saux  » fait débat,
l’en semble des re cherches me nées pour les ré vé ler a per mis de ras‐ 
sem bler quan ti té de don nées à in ter pré ter (Mau ra nen et
Kujamäki 2004 : 2). De nom breuses études ont mon tré, par exemple,
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NOTE DE FIN

1 

de PE resqu’

2 En l’oc cur rence, si nous dis po sons de l’au to ri sa tion de tra duire le texte et
d’en pu blier la tra duc tion, cela ne si gni fie pas pour au tant que l’édi teur nous
au to rise à mettre dans DeepL le texte source, sur le quel nous n’avons en
réa li té aucun droit.

3 

que la ten dance à l’ex pli ci ta tion était très ré pan due en tra duc tion. On
re trouve cette ca rac té ris tique dans des tra duc tions où s’illustre l’ex‐ 
pli ci ta tion gram ma ti cale, entre autres, et dans des tra duc tions qui
rendent ex pli cites des in for ma tions im pli cites dans le texte source.
Un exemple dé sor mais cé lèbre d’ex pli ci ta tion gram ma ti cale est celui
d’Olo han et Baker  (2000), qui ont mon tré que le connec teur (ou
« com plé men teur ») that était bien plus fré quent dans les textes tra‐ 
duits vers l’an glais que dans ceux qui avaient été ré di gés d’em blée en
an glais. Dans le pro lon ge ment de cette pre mière étude, un ar ticle de
Kenny  (2005) nous four nit un exemple d’ex pli ci ta tion d’in for ma tions
res tées im pli cites dans le texte source  : alors que l’omis sion de that
après le verbe say dans des textes tra duits en an glais était sou vent le
re flet, dans les textes sources al le mands étu diés, de l’omis sion du
connec teur daß (ou dass, selon la nou velle or tho graphe), qui n’est pas
non plus obli ga toire, les pa trons d’oc cur rence de that ne re flé taient
d’au cune ma nière ceux de daß  : il s’agis sait bien plu tôt d’une ten‐ 
dance des tra duc teurs à l’in tro duc tion de that dans leurs textes in dé‐ 
pen dam ment des ca rac té ris tiques des textes sources. Outre ces
études, d’autres tra vaux ont sug gé ré qu’il faille ac cor der une place
par ti cu lière à l’ex pli ci ta tion dans le ré per toire des in ter ven tions tex‐ 
tuelles du tra duc teur, même s’il ne fau drait pas y voir une ca rac té ris‐ 
tique ex clu sive des textes tra duits.

Cet exercice nous a en effet permis de constater que nos étudiants n’avaient pas compris qu’ils

n’obtiendraient pas de mesures fiables en retraduisant le même passage, puisque le premier travail

rendait p inévitablement le second plus rapide.

« [by providing them] with a unique opportunity to observe the object of their study and to explore

what it is that makes it different from other objects of study, such as language in general or indeed

any other kind of cultural interaction  » et «  to explore, on a larger scale than was ever possible

before, the principles that govern translational behaviour and the constraints under which it

operates ».
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