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1.0. Introduction 

Pourquoi. etudier le langage de artkl i.IA un qu ti n p rtin nt tant 

donne que la cience e t traditionn 11 m nt u la rit pur 

tai nt exigences explicite pour le travail cientifiqu : I bj 

importante . n fallait 'exprimer d'une mani're n utr 

imper onnel san aucune marque ubjecti e. On avait un 

impl t 

recherche ainsi que de l'auteur et du Jecteur. Auj urd'hui , il y at uj 

tructures imper onnelle dan le article de rech r h et le travail 

objectif et neutre. Nou avon 

la verite pure pui que ce ont de etre humain qui la pre nt nt. 

dans on memoire de DEA : 

« ( ... ) l'in titutionnali ation du financement de la r herch ci ntifiqu 
d'une cience « pure» de toute contingence; av c I'uti litari m d la s 
science e t devenue une « fonction publique » qui doit ju tifier ses bj lif.» 
(Poudat 2002 : J 8). 

v ut 

nt r 

Le langage des article de recherche n'e t donc pa neutre et le ch r h urs d iv nt publi r. 

La valeur du chercheur e t ouvent quantifiee au nombr d'articl s qu ' il a publi . N us 

comprenons donc que le langage est pIu ou moins dirige par la s ciete u le marche, e qui 

pourra etre un danger pour la recherche. iri Meyer, pr f seur au tude d 

cultures europeenne a J'Univer ite de Bergen, exprime s n inquietude ' cet egard : 

« Det vitenskapelige praket har lenge pretendert vrere n~ytralt, m n vi . er j at d t ikk r 
av ondret fra makten. Var forskning slatlig, vil.le individet kan kje forvent t hjeJp fra 
for kningen, men na snakker vi om for kning pa en ny mat . en kal finan i res ekst ml, 
alts! av markedet. Nar marked et overtar for kningsspr ket, det vii i n r spr kel for kyv 11 ti) 
et ann et felt, vii den ikke-marked rettede forskni ngen ga under. » (Siri Meyer, cite dan le 
journal norvegien Klassekampen le 25 janvier 2003, p. 40). 

« Le langage scientifique a longtemps pretendu elre neutre, mais nous voyons bie~ qu' il n vit 
pas retire du pouvoir. Peut-etre l'individu aurail-i l compte sur I' aide de la cience si elle avait 
ele ous la direction de I'Etat, mais maintenant nous avons affaire a une cience differente ; 
elle era financee de I'exterieur, c'e t-a-dire par le marche. Lor que le marche prend 
pos ession du langage scientifique, lorsque le langage e deplace vers un autre domaine, la 
cience sans I' influence du marc he disparaitra » 
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II sera donc intere ant d'etudier le langage des articles de recherche pour voir comment le 

chercheurs s' y expriment, plus precisement dans les titres. I 

1.1. Objet d'etude 

Dans ce memoire, nous traiterons les titre d'articles de recherche francrais tires de trois 

di ciplines differentes : la medecine, I 'economie politique et la linguistique . La structure du 

titre sera etudiee afin de voir dans quelle me ure il y a des difference dan la maniere dont 

les chercheurs forment le titres de leurs travaux. Il era particulierement intere ant 

d'examiner de quelle maniere le trois disciplines menti.onnees se di tinguent. 

En no us ba ant ur des travaux anterieurs ainsi que sur nos propres ob ervations, nou 

penson qu ' it sera pos ible de proposer une hypothe e el.on laquelle il y a des difference 

entre le troi di ciplines en que tion. Notre objectif sera d'etudier un nombre important de 

titres de chaque discipl ine d'une maniere approfondie pour voir dans queUe me ure des 

regularite yntaxique, semantique et pragmatiques e degagent. 

En ce qui concerne les materiaux et les titre que nous utili erons, nous renvoyon au 

pr jet KJAP (Kulturell Identitet i Akademi k Pro a - Identite culturelle en di cour 

a ad mique ; v ir http://hlmer.hit.uib,nolkiap) auquel nou omme a ociee. Ce projet 

travaill ur I art icle d recherche dan le troi di cipline mentionnee. Le but du projet 

,t d'arriv r < un d ripti n d I'usage de element d'argumentation dan le article de 

ntr I'an 

p litiqu 

Fran 

th riqu d 

d difference et re emblance culturel1e 

tIn rv gien dans le tr i domaine de la medecine, I' economie 

, La moitic d n materiaux era pri e du corpu (en partie 

) a e rit une these qui con tituera le poi nt de depart 

uivron a meth de de travail dan la me ure du po ible: 

yntaxiquement, emantiquement et pragmatiquement. Comme elle 

a travaill ur I titr d titr d' article de recherche, il era intere ant 

au i de 

p 

ntr e qu'elle a trou e en ce qui concerne la 

arti I de recherche. 

qu nun prend n pa n mpt i i; le ttavail d comites de redaction dans les 
arti I S II ren oi nt u ent < I'aut ur pour qu'il hanoe certai n elements - par 

n qu n 1 litre n t peuH~tre p louj urs celui de I auteur mai piu tot celui d un 
ifiqu . 



Dan ce en notre tr ail ra tif d d ux m ni ' : la p 

recherche et les troi di iplin un 

1.2. Plan du memoire 

·ou comrnenceron notr tra ail par pr nt r I n qu ti n : I'urtil d 

appartenant au di cour cientifiqu (2.1.12.2.) . I'aid d piu i ur mm 

Breivega (2001), Poudat (2002), Hu kin t B rk nk tt r Cl 

Swales (1990), nou e ayeron de caracteri r 

qu'e t un titre scientifique. Apre avoir d ' rit I titr t I nt 

dan le pay age de la recherche, nou pre nler ull t-

Nylander dan sa the e ur le titre de pre gi 

omme basee pour I'analy e de no titre. 

Ensuite, nous pre enteron le corpu ch i i ( .1.) ain i qu n 

(3 .2.). 

En ce qui concerne I'analy e, elle era divi ce n d ux parti s: I'analy 

(4.0.) et l'analy e emantique (5.0.). La premiere parti era une etude ntra tiv un us 

considereron le titre de pre e, tel que le pre ente Fran~ i ullet-Nylander dans sa th 

oppo eau titre d'article de recherche, tel que nous le verr n dan n tr c rpus de titr . 

Sullet-Nylander a elabore une typologie des titre de pr en quatr parties I n la structur 

syntaxique qu'ils pre entent. Nous la prendron donc omme p jnt d depart d n tre analy 

yntaxique de titre de recherche. Ain i, n u v rr n emblanc s t J s differen , 

qu'il y a entre ce deux genre, et la OU il y a de differ nces n tabl s, iI faut parf i re r de 

nouveaux type, pecifique pour le titre de recherch . 

Dans la deuxieme partie, I'analy e em antique (5.0.), il faut rec urir a d'autr s cadr s 

theorique en plus. La the e de Sullet-Nylander con tituera une grande urce d'inspirati n 

pour les premiere ections traitant lesfigures de sens (5.1.) et lesfigures de construction 

(5.2.). En ee qui conceme le choix de mots (5.3.), qui sera d'ailleur la plus gran de cetion 

ous I'analy e semantique, les recherche de Lita Lundquist (1983), de ran~ois Rastier 

(1987) et d'Injoo Choi-Jonin/Corinne Delhay (1998) concernant le emanti me du nom et de 

la phrase seront presentee. Apres avoir con idere le travail qu' il y ont fait , nous passerons a 
] 'analyse des titres de notre corpus. Nous les analyserons donc a I'aide de recherche faites 

par les linguistes mentionne ,et particulierement a l'aide de ce qu'il ont appele la hierarchie 

semantique. Nous considererons les titre du type (b) yntaxique, ce qui veut dire un titre 

partage en deux ou trois par un point, une virgule ou les deux-points. Ce type de titre est le 
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plus employe dans les articles de recherche et nous choisirons done de le mettre an centre de 

notre analyse semantique. Cette anaJyse sera divisee en deux parties: 1'analy e des groupes 

nominaux (5.3.4.) et l'analyse des constructions autres que le groupe nominal (GN) (5.3 .5.). 

Dans la premiere partie, nous analyserons de plus pres ]a fonction du detenninant (5.3.4.11 

5.3.4.2.) avant d'arriver a l'analyse des GN anteposes au signe de ponctuation (5.3.4.3.). 

Ensuite, nous nous concentrerons sur le GN postpose au signe de ponctuation et 

particulierement au semantisme du nom qui constitue le noyau du GN (5.3.4.4.). Ainsi, nous 

esperons trouver I.a repartition des noms generiques/specifique dans les trois disciplines 

(mectccine, economic, lingui stique) (5.3.4.5.). Quant a la deuxieme parti.e, traitant les 

constructions autres que le GN (5.3 .5.), elle sera divisee en six groupes pre entant des 

structures variees : emploi metalinguistique, groupe prepositionnel « avant », question, groupe 

prepositionnel « apres », I'adjectif et l'infinitif. Nous presenterons ensuite les aspects 

pragmatiques comme une partie de notre analyse semantique (5.4.). 

Au travers de nos deux analyses (syntaxique et semantique), nous presenterons des 

ressemblances et des differences entre les trois di ciplines mentionnees. Comme nous l'avons 

deja dit (1.1), I' hypothese era qu' il y a des differences entre les trois disciplines en question 

ainsi qu'entre ]e titre de presse (Sul let-Nylander) et.le titre d'article de recherche. Pour ce qui 

est del'hyp these, nou renvoyon aux travaux anterieur qui ont montre qu' il y a de 

difference en ce qui c ncerne le langage des artic les de di ciplines differentes : comme par 

xemple Jes travaux tnlites ous la section du cadre theorique (2.), et particulierement I 'etude 

d r iv ga (2001 mentionne ou la ection 2.1. 1 ain i que le travail preparatoire du projet 

KJAP d Br iv ga/DahllF10ttum (2002) ou on a cOllelu que la difference entre les disciplines 

st plus gr nd u celle ntre le I.angue differente (une tendance qui y est observee:le 

mM cins mpl i nt un langage neutre, le economi te sont mode tes et le linguistes 

argumentatif ). Pour cc qui e t de la difference entre le titre de pres e (Sullet-Nylander 1998) 

t le titre d'articJe d recherche, nou imaginon qu'ils e distingu.ent ur diver points comme 

il 'agit de deux domaine i different. Une que tion es entielle dans cette perspective se 

~ rmul c mme uit: le but de chercheur e t-i] d'informer et d'expliquer, ou d' inciter et de 

vendr ) 1 ur arti I ? Il ra intere ant de voir le repon e que notre etude de titres 

p urra d nner. La di u ion ' mantique ur le sen de mot era toujours pre ente panni les 

lingui t p ut pa raiment trou er de repon e categorique. Le but de notre travail 

ra donc d tr u er de ara teri ation preci e dan la mesure du po ible. Sous la section 

6., nou erron i I re ultat d notre analy e ( yntaxique 6.1./ emantique 6.2.) 

orre p nd nt a ce que nou trou eron dan un corpu de reference de oixante titres. 
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Les titre, meme 'il n'ont p ou nt att i ' I'int ret d 

tres importants pui qu'il ont I premi 

I' etude de la manier dont 1 

lecteur . 

2. Cadre theorique 

2.1. Le discours scientifique: le genre de I'article de rech rchc 

2.1.1. Kjersti Breivega 

Kjer ti Breivega a fait une the e ur le di 

(2oot). Cornme nous, eJle travaille ur trois discipline diff r nt 

la linguistique, et elle pre ente le differen e 

celle -ci ; c'e t la cience naturelle oppo ee a la len humain . lie 

toute cience doit etre pre entee a l'aide du langage : le the ri s, 1 s d 

nt a n tr avi, 

lu ar 1 

par dir qu 

ont lies au langage. Les article de recherche de cienc s humaine pr nt nt des text 

beaucoup plus heterogenes que ceux de la cience naturelle. ela est surt ut dO au fait que 1 s 

article des ciences naturelles uivent la tructure IMRAD, un tructur tandardisee d ' un 

texte (voir 2. 1.3.2.). Un tyle per onnel n'y est donc pas souv nt pr sent tandi que les 

chercheurs dans les science humaines soot plus libres I rsqu'i ls ecrivent leurs articles. La 

question e t donc de avoir i on peut parler de genre di fferents ause de c . d ux cu]tur s 

ou manieres d' ecrire un article de recherche. 

Corn me nou J'avons vu, Je travail cientifique a I ngtemps ete vu e mme la 

pre entation de la verite pure par un langage neutre et imper nnel. reiv ga dit que c s dix ' 

quinze derniere annees, le langage scientifique a ete l 'objet d'un interct er issant ; la cause 

en est la volonte de rendre ce langage, et par con equent, la eience accessi les a t ut le 

monde. Si on connait le norme textuelles des genre cientifiques, il est plus faci.l e de 

comprendre ce dont il s'agit dan l'artic1e et ain ice dont il s'agit dans la science. 

Breivega parle aussi de la difference entre le langage cientifique et le langage general 

et elle decrit les arti.cles de la cience naturelle comme de exempJes plus prototypes de la 

categorie du langage scientifique que ceux de la science humaine: I'usage de la tenninologie 

scientifique et la tructure IMRAD exemplifient des traits du Jangage cientifique comme la 

standardisation, le fait d'economiser et de comprimer le texte. Quant aux articles de la science 

humaine, le traits du langage scientifique y ont plus difficiles a concretiser puisqu'i l ne 
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suivent pas forcement la structure IMRAD et qu'ils n'emploient pas si souvent une 

terminologie specifique. 

Breivega continue par dire que I.es etude anterieures sur le langage scientifique n'ont 

pas inclus les perspectives comparative mais qu 'elles se sont surtout interessees a I'article de 

la cience naturelle. I1 e t donc temps de faire entrer aussi l'aspect comparatif et d'etudier le 

langage dans d'autre di ciplines. 

Pour finir cette presentation du travail de Kjersti Breivega, nous mentionnons ce 

qu'elle a trouve chez Koskela en tant que differences entre les titres du travail scientifique et 

les titre du travail de vulgari ation cientifique. Ko kela a fait une etude sur le theme et le 

rheme (I'information structurelle) dans vingt articl.es cientifiques et vingt articles de 

vulgarisation scientifique. II 'agit d'article suedois pri de di ciplines de la physique et de 

I'archeologie. Cette etude montre qu'on peut trouver des differences importante entre ces 

deux langages scientifiques seu]ement en etudi.ant Je titres. Dans les articles scientifiques, les 

titres expriment le contenu du texte explicitement tandi que dans les articles de vulgarisation 

cientifique, il s ont pIu implic.ites et styli stiques, ce qui leur donne la fonction de «I'appat ». 

(Breivega 2001 :26 ~ Ko kela 1996 :74,200). 

2.1.2. elin Poudat 

an s n m m ir d DEA, eline Poudat 'intere e aux article en anglai et en franlYai 

duns la di.sciplin d la linguistique. EIIe presente, dan ce contexte, ce qu' elle entend par 

di ur nr cientifiqu c mme suit: 

« .. . ) I di urs s ientifiqu ne on titue pas une entite homogene, et e reali e a lravers des 
nr differ nls - c mptes r ndu ,arti les, conference , po ter ,etc ., qui varient dans leur 

f rm t 1 ur nt nu , elan la langue et le domaine con ideres. Si I' on s' intere e a l' eerit, 
)'arti I . i ntifiqu on titue le g nr i ntifique le piu ouvent alte le - du fait de on 
statut parti uli r dan I hamp - t le plus repandu ( .. . ) » (Poudat 2002 : I) 

Nun d nc, comme Poudat le pre ente au i dan la uite de on travail, que le 

di 'cour tune notion pIu generale que cene de genre au sen que le genre con titue un 

u - n emble d un di cours determine. n exi te different types de di cour : di cour 

litt rair ,di urs juridiqu t di cour cientifique ou l'article de recherche e place 

videmment dan I derni r. Le di cour cientifique e di i e en differents types, comme par 

punt n 

ad n affair 

gnr 

r h rch compte r ndu rapport de recherche et conference, et ce types 

di i r n ou -genres t-a-dire en differents domaines cientifique . On 

le monde du di cours : di cours ( cientifique) -> 

(lingui tique . economique . medical). On peut se 
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ntd rai nre dif~ demander, cependanl i le ou -g nres 

differences entre la lingui tique I ' t la m ' d In 

de troi genres a part. 

n y a deux element de pIu qu'i! t imp rtant 

le genre de l'article de recher h : I imp rtanc d la ultur 

le djt, les langue ont un impact imp rt nt ur I 

nt mpl 

qu n pui pari r 

n tra rull ur 

mm P udal 

differents. L'article de recherch e t bien un g nr nt 

different . n faut donc prendr en compte la cultur d I' ut ur par qu'un aut ur fr n ais n 

s'exprime pas de la meme maniere qu 'un auteur d cultur angl - ax nn par x mpl ,m m 

s'i l 'agit d'un article de recherche dan I deux ca . P udat pre nt d ux sty I : 1 sty) 

ang]o- axon (ou ang]o-americain), qu ' on appelle dialo iqu (I' ad r-fri ndly) t ui t 

oriente vers le lecteur, et le tyle germanique, qui mbl fav riser un styl mOflolog ique. 

Ainsi, « la culture de I'auteur e refiete ( ... ) dan la langu ( .. . ) (P u at, ibid : 17). 

En ce qui concerne la ociete, elle a aussi une grand 

fonction sociale du genre e t en effet beaucoup etudiee en s 

c'e t de voir I' importance d'etudier le deux dimensi n du g nr 

ur le g I1l' ; la 

qui t imp rtant, 

n langagi r 

ain i que la dimension sociale. Le profe eur en sociologie, Pierre B urdieu, les a app 11 

champs homologues. Le genre de I'article de recherche e l d nc rattache a un pratiqu 

ociale, celle de la communication scientifique qui fait que I 'articl d it uivr d s r gl s d 

composition et de tructure pour pouvoir etre appele un articl de rech rche. s g nres t ies 

pratiques sociale sont donc constamment en interaction et, c mme n us all ns le vir, 

Huckin et Berkenkotter pre entent les genre comme des structures dynamiqu s qui se 

developpent et changent continuellement (2. 1.3.). Aujourd'hui, n us v y ns que la 

mondialisation se developpe, ce qui fait que la culture anglo-americaine devient une s rte de 

communaute globale. L' anglai et le style anglo-ameri.cain se pr pagent d nc part ut et les 

langues et les styles nationaux ne se pre entent pas au si sou vent : les chercheurs choi issent 

plutot d'ecrire en anglais, langue acce ibl.e pour tout le monde. Qu'est-ce que l'hegem nie 

des Etat -Unis fait pour le genre de I' article de recherche? L'anglais est devenue la langue 

cientifique universelle et la culture et la langue anglo-americaines se presentent comme des 

modeles pour les autres traditions intellectuelles. II nous semble aussi que eette hegemonie, 

ajoute au fait que nous avons aujourd'hui plus de chercheur que jamai qui pubHent, fait 

qu'il y a presque une necessite de publier en anglais pour que le travail soit lu. Bourdieu parle 

aussi de ce marche qu 'est devenue la communaute scientifique, et nous citons (de Poudat 

encore) : 
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«(,',) le champ scientifique est un marc he, le lieu d'une concurrence achamee dont renjeu est 
« le monopol.e de 1 'aulorile scienlijique inseparablement definie comme capacite technique et 
comme pouvoir social» de « la competence scienlijique, entendue au sens de capacite de 
parter et d'agir legitimement (c'est-a-dire de maniere autorisee et avec autorit.e) en matiere de 
science, qui est socialement reconnue a un agent determine» » (Bourdieu ] 976 : 88- ] 04, cite 
dans Poudat 2002 : J 2) 

Nous voyons done que le discours scientifique ainsi que le genre de I'article de recherche ne 

sont pas des termes univoques, mais qu'il y a beaucoup d'elements qu'i) faut prendre en 

consideration: la culture et La langue, la societe et la communaute ainsi que la situation de la 

recherche en general (beaucoup de chercheurs qui publient). Ce dernier element nous conduit 

a la section suivante concern ant l'etude de Berkenkotter et Huckin sur les genres du discours 

scientifique. 

2.1.3. Carol Berkenkotterrrhomas Huckin 

2.1.3.1. Le genre 

Berkenkotter et Huckin (L 995) etudi.ent la maniere dont les chercheurs utilisent, ou n'utilisent 

pas, leur connaissance du genre en s'engageant dans les activites de leur discipline. Le genre 

est lie a la methodologie d'une discipline et la structure du genre correspond aux normes, aux 

valeurs et a I' ideologie de cette meme di cipline. II faut donc comprendre le genre et ses 

p ssibi lites pour alteindre le ucces professionnel. Le regie d'un genre ont constamment en 

int ra tion avec I devel.oppement de la discipline et il faut savoir ou la discipline est en train 

de se diriger p ur p uv if y situer sa recherche. Berkenkotter et Huckin disent que les genres 

p uv nt ainsi etr manipule des chercheur qui avent comment utiliser leur comprehension 

du genr d'une maniere strategique. 11 donnent cinq principes comme point de depart de leur 

travail sur I s g nres (BerkenkotterlHuckin 1995 : 4-24), de principes qui sont aussi 

inter 'ants p ur nou, qui travaillons ur le tilr de I' article de recherche. 

1) Dynamisme 

L genr nt de forme: dynamique et rhetorique qui changent selon le be oin de 

acteur . L'article de recherche, par exemple, a longtemp ere vu comme un genre 

con ervateur et relativement tatique, mai Huckin a trouve que pendant une periode de 45 

an , la tructure de I.'article a quand meme beaucoup change: le resultals ont maintenant 

rni dan I 

e tion d method 

I information t iJ n 

faut lire ite le parti 

re ume le introduction et les eClion de ou -titre tandis que les 

edures ont vues comme d'un tatut econdaire. C'e t J'age de 

ible pour le lecteur des revues cientifiques de tout lire. n 
piu imp rtante pr que de la rneme maniere dont on lit les 

14 



joumaux de pres e. Et PUt que I arti I d ri nt d 

memes le genre n' e t pas tatiqu nt J ur rnani d ri p ur qu 

l' article corre ponde a Jeur maniere d le lir . 

2) Situation 

Notre connai ance de de n tr parti ip ti n an I 

jour de la vie profe ionnelle. C tte nnui an 

aux activite de la culture en que tion. En 

participer aux cour , aux conver ation ain i qu lir d r vu 

pour cornprendre ce qu'e tun di cour a aderniqu d'un rtain typ . 

3) Fonne et matiere 

uti it d haqu 

parti ip n 

, iI faut 

td livr 

II faut aussi connaitre la forme et la matiere p ur av ir une nnai san du nr . a mati r 

d'un genre change elon le but, la ituation et .Ie temp '. Le fait d'av ir la du 

monde, d'une communaute ou d'une di . cipline p ' cifiqu val ur. 

Ain i, on peut savoir tout de suite ce qui e t n uveau t qui nn ntributi ns a la 

di cipline au ens d'etre des idee originale. 'est d'une grand imp nanc p ur un 

chercheur de savoir quand (<< rhetorical timing») : quand est-ce qu' i I faut publ i [' t 1 uti 

article, quand e t-ce qu'il faut pre enter telle ou tell idee . 

4) DuaJisrne de structure 

Lorsque nous entrons dans des regIe d'un genre dans le a tivites pr f ssi nn lies, n us 

creons des structure ociale (dan le contexte pr fessi nnel ,instituti nn Is t 

organisationnel ) et en me me temps nous les reproduisons. Un her h ur qui ecrit d s articl s 

de recherche, par exemple, est dans un contexte ou il exi. te quelques r gle d structure et en 

ecri vant I' article, il le reproduit. 

5) Proprietes d'u ne cornmunaute 

Le regie d'un genre (corn me par exemple le genre de I'article de recherche) signalisent le. 

normes, l'epistemologie, I' ideologie et I'ontologie ciale ' d'une communautc de disc urs 

(par exemple la communaute academique). 

2.1.3.2. L'article de recherche 

Passons au genre de I 'article de recherche que Berkenkotter et Huckin ont traite de plus pres. 

lls se sont surtout interesses a la valeur de ce qui est nouveau dan ces types d'articles. Its ont 

demande a sept chercheurs des disciplines de la biologie (trois) et de la physique (quatre) de 

repondre a quelques questions concernant la maniere dont ils Iisent et ecrivent dans leur 

travail scientifique. Merne si les chercheurs interroges sont des bioiogistes et des physiciens, 

15 



les reponses qu'ils donnent sont valables aussi pour nous. L'article scientifique dans les 

sciences naturelles suit la structure IMRAD qui est une structure standardjsee d'un texte 

(mentionnee sous 2.1 .1.). La biologie et I.a physique (dans }'etude de B. et H.) runsi que la 

medecine (dans notre etude) suivent done cette structure, mais en ce qui concerne les sciences 

humaines (comme la linguistique dans notre etude) ou sociales (comme ]'economje dans notre 

etude), elles ne suivent pas forcement cette tructure. IMRAD est aujourd'hui la norme que 

suit la production des articles en sciences naturelles. Elle presente les sections suivantes : 

Introduction, Methode, Resultats et Discussion. L'introduction presente le probleme alors que 

la methode ex.plique la maniere dont l'etude est faite. Les resultats resument les donnees et 

leur traitement et la discus ion presente J'argumentation et l'evaluation du travail. Passons a 
I'enquete de Berkenkotter et Huckin pour voir les resultats que cela donnera. Tous les 

chercheurs interroges dans I'etude ont dit qu'ils cherchent toujours I 'information nouvelle et 

qu' .ils lisent l'artic1e de la maniere suivante: d'abord le titre, puis le resume. Ensuite, ils 

cherchenlles donnees les plus importantes, normalement dans les graphiques, les tableaux, les 

images et dans d' autres upport visuels avant de lire la section des resultats . Parfois ils lisent 

la discussion, parfoi un ou deux paragraphes de I 'introduction. S'ils ont le temps, certruns 

recommencent l' article et le lisent du debut a la fin . eette maniere de lire est similaire a celle 

faite par les lecteur desjournaux de presse: il cherchent d'abord I 'information nouvelle et 

'ensati nneJle. Pui " s' il. 'y intere sent, il continuent par I' art icle cherchant d' autres 

informati os importaotes. Berkenkotter et Huckin montrent au cours de ce chapitre traitant le 

genre de l ' article d recher he que la res emblance avec la presse est gran de : I' article de 

rech rche. a cause de la maniere dont les lecteur semblenL le lire, se montre de plus en plus 

imil air a un art icle de pr e. Le titre est donc devenu tres important. Le chercheurs dans 

I' nqllete de Berk nkott r t Huckin ont tous dit qu'il commencent par le titre. Il faut done 

cre run titr inter ssant qui au i conti nne peut-etre quelques re ultats de la recherche pour 

qu I gens qui I li ent ne 'arr~tent pa la, mais le trouvent inLere ant et continuent par 

I' articl m me. A cau de cela le titre sont devenll ,selon Berkenkotter et Huckin, plus 

informatif au our de derniere annee . n y a vingt ans, le titre ne donnaient que le theme 

clu ive, et ils donnent un exemple : «On the pecificity of D A Polymerase» 

(Berkenk tter/Hu kin] 995:3 ). Aujourd' hui le titre ont nonnalement plus riches 

semantiqu m nt en pres ntant parfoi la ntaxe d' une phrase complete: on y explique plus 

qu'avant, parfoi m~me 1 r ' ultat d'une recherche, comme par exemple « Rho-dependant 

Tran cripti n Termination of a Ba teria) Operon I Antagonized by an Extrachromo omal 

Gen Produ t. ) (Berkenkott rlHu kin 1995 : ibid.). Berkenkotter et Huckin di ent en pl.us 
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que ces type de titre qui forment d phra 

di cipline de la biologie. 

p nt nt urt ut dans la 

Les re ume normaJement pent ul m nt dan rtain nt auj urd hui 

pre ent dan pre que tout travail ientifiqu. Quant a I' int du ti n la plupart d aut u1' y 

pre entent au i quelque re ultat d la re her h f it . L p]u n 

piu informatif. 

En ce qui concerne la meth rd pa un 

aujourd'hui ; elle etait avant une ecti.on tT ' imp 1't8nt . L , d nn 

ont pas une grande place non piu . 

m in imp ('tant ' n'y 

Nou voyon que tau ce changement ~ nt qu I' inf rmati n d'un rand val UT-

I' information nouvelle et en ationnelle - t placee pIu pTes du debut de l ' arti le: dans I s 

titre , les ou -titre, l'introduction et le re urn ' . La structur d I' arti 

montre donc de piu en piu 

maniere dont le chercheurs d' aujourd'hui li enll 

Pourquoi e t-ce que le che1'cheuI" comm n r plus d val UJ' a e qui st 

nouveau ? C'e t comme Bourdieu I'a dit lor qu ' il a mmente la mmunaut s i ntifi ue: 

eUe est devenue un marche. Le monde de la cience vit dans une ultur m dem 

postindustrielle ; un monde caracterise comme une culture de c nsommati n. e plus, la 

competition accrue de la science moderne exige qu ' n pr meuv n travail : 

« More people are doing more cienti fic research today than ever befor and ar pr ducing 
more data than ever before. Furthermore, their r search is incr usingly dep Ild III n larg 
amounts of external funding. Consequently, th re is great pressur to publish, even if the w rk 
i not particularly exciting ( .. . ) » (BerkenkotLer/Huckin I 95: 4 ). 

Nous verron si l'analyse de Berkenkotter et Huckin corresp nd a ce que n us tr uv r ns en 

ce qui concerne la tructure de titres de notre corpus. 

2.2. Le discours scieotifique : le titre de Particle de recherche 

Passons done au titre qui semble etre aujourd'hui un des elements les plus importants de 

l' article de recherche. 

2.2.1. Fran~oise Sullet-Nylaoder 

Franc;oise Sullet-Nylander pre ente, dans a these, des etudes anterieures sur le titre avant de 

commencer I'analyse de son propTe corpus. ElIe renvoie aux travaux de Roek et de Genette 

pour le titre en general, et de Peytard, de Charaudeau, de Van Dijk, de MouiJlaud, de 
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Mouillaud & Tetu, de Frandsen et de Furet pour le titre de pre se en particulier. ous n'avons 

pas trouve, ni chez elle, ni chez d'autre , des etudes faite ur le titre de recherche en 

particulier, mais nous trouvons quand meme utile de presenter quelques idees sur le titre en 

general. et le titre de presse avant de commencer notre analyse de titres de recherche. Sullet

Nylander a fait une these sur le titre de pre se et nous suivrons, comme nous l'avons indique 

dan I 'introduction, sa methode de travail dans la mesure du possible. Nous la presenteron 

dans la section suivante (2.3.). Dans cette section-ci, nous considererons sa presentation des 

differentes recherches faites sur le titre. 11 faut cependant, avant de presenter ces recherches 

anterieures, mentionner Harald Ulland, professeur a l'institut d'etudes romanes a Bergen ; il 

travaille sur l'analy e automatique des titres du journal Le Monde. Dans quelle mesure est-ce 

qu'it est possible d'analyser les titres automatiquement ? n a ecrit un article interessant la

dessus ou il dit que J' intention n' est pas que cette nou velle anal yse devienne une anal yse 

superieure a I'analyse manuelle, mais plutat qu 'elle nou permetle de gagner du temps 

I r qu'on travaille ur un grand corpu .11 ouligne I'importance d'etudier le titre de presse 

( Il and 2001). C mme ille dil au debut de son article: une telle etude peut avoir de 

implications ur le genre en que tion ( ur ce qui di tingue le titre de presse d'autres type de 

texte ; n us all n le voir dan ce travail meme ; le titre de pre e oppo eau titre d'article de 

r ch rh). nsuite, e lle p urra apporter une contribution a la lingui tique contra tive, c'est-3-

dir m ntr r le differ nce entre le titre de pre e fran~ai et norvegien . Et, finalement, 

p urra c ntribuer au i du pint de vue des aspect culturel 3 montrer le differences 

ntr 1 s titr S d j urnaux franyai varie (comme l'a fait Sullet-Nylander dan a these sur 

Le Monde, Le Fi aro t Liberation). 

Pass n d nc aux travaux des divers chercheurs UT le titre pre ente dans la these de 

ull t-Nylander. Ho k qui etudie d'ailleur le titre romane que , dit que le titre «a la 

prirnaut 

titr n 

ur tous 1 s autre element compo ' ant le texte » (S-N : 22-23)2. n dit en piu que le 

ontenu d' un texte, mai la forme ou le genre d'un texte 

par exemple. Nou allon voir dan notre anaJy e de titre que 

1) parle de troi fonction e entielle en ce qui conceme le 

design r c lie d identifier et celle d' indiquer le contenu global du livre. Quant 

7) qui tra aill au i UT le reu re litterair ,i l pre ente le meme fonctions 

p ur I titre id ntifi r 1 u rage de igner on contenu le mettre en vaJeur), mal il dit que 

nt pa touj ur a tuali ee en rneme temp et comrne l'a fait au si Hoek, .i1 

a la th e d Fran oi e ullel- lander. nou emploierons le lettres 



dit que le titre ne pre nt p ul m nt I nt nu du t t mai au i la f r:m Po' m s, 

ouvelles par exemple). IJ donn I nom d titres tll matiqu s au titl in iquant I 

du texte (Madame Bo ary) et titr rh'matiqu au ' tit 

textuel (Pohnes aturnien). 

Charaudeau (1983, 1997) que ull t-N land r pIa 

pre e en particulier, a au i quelque h 

titr d 

qu'i] dit: 

Le titre se montre done comme tre imp rtant et on lui d nn un tatut aut n m . N us 

voyon que cette explication va au i pour notre etud par qu, mm n us I' av ns vu 

chez Huckin et Berkenkotter, la valeur d ce qui e. t n uv au t d v nu d ns I 

genre de I'article de recherche. Les titre sont devenu ' plus inf rmatifs t I s I teurs li sent 

le article de plus en plus comme les articles de pre se. 

Passons a Van Dijk (1988) et Frand en (1990) qui e distinguent sur un pint ess ntiel. 

Tandi que Van Dijk pre ente le titre comme etant un re ume de I'articl j urnalistiqu et qu 

]'ensemble de la titraille3 exprime le ou les themes majeur du texle principal, rands n 

s'oppo e plus ou moin a cette vision. TI dit qu'il y a des variali ns : dan certains cas, on a 

affaire a une orte de re ume, dans d'autre ca , il 'agit plutot d'inf rmati ns differ nt s du 

re te de I'article. 

Finalement, nous mentionnons uret (19 5) qui d nne cinq fonctions qu'il tl' uve 

essentielles pour qu'on puis e parler d'un bon titre : 

( I) Accrocher le regard des lecteurs 
(2) Permettre le choix de lecture 
(3) Donner envie de lire l'artic1e 
(4) Contribuer a I'image du journal 
(5) Structurer la page ou un ensemble de pages (S-N :30) 

Comme Sullet-Nylander le dit. : « C .. . ) la fonction de resumer diseutee auparavant est 

inexistante dans la liste elaboree par Furet. L'aceent emble plutat porte iei sur les earactere 

incitateur et organisateur du titre. » (S-N : ibid.). 

3 Titraille est un terme qui renvoie a I'ensemble des elements au debut de (,article, comme le surti tre, le titre, le 
sous-titre, et aussi le chapeau, qui est un lexte court qui surmonte et presente un autre lexte (apres le titre), et 

]9 



2.2.2. John wales 

Swales a beaucoup travaille sur le genre de l' article de recherche et il parJe au i du titre dan 

son livre cia ique de 1990 : 

« ( .. . ) academics use article titles as an early decision point in deciding to read no further. 
Partly for that reason. it comes as little surprise that composing the few words of a title can 
take up an inordinate amount of time, discussion and, mental effort. And even then thing can 
go wrong. )} (SwaJe 1990 :222). 

Si le academiques decident de ne pas lire l'artkle qui suit le titre a cause du titre meme, nous 

comprenons bien I 'importance du titre et de sa structure: il faut le crecr d'une maniere qui 

attire et qui fasse que les lecteur liront tout le texte. 

2.3. La typologie de Sullet-Nylander 

Fran~oi e Sullet-Nylander a fait une these ur le titre de pre e. ElIe a divi e son analy e en 

troi : syntaxique, pragmatique et rhetorique. Meme i nou utili on 'a these au i pour le 

aspects emantiques et pragmatique de notre analyse, c 'est surtout pour l' anaJy e yntaxique 

qu' lie ra valable. a maniere de divi er le differents type de titres de pre e en categorie 

selon leur valeur syntaxique va bien aussi pour nos titres de recherche meme s'il y a des 

dif1i rences qu'il faut prendre en consideration . Nous allon le voir dan le chapitre d'analy e. 

ull t-Nyland r cia e le titres de presse en quatre groupe different. Elle le appelle 

typ a , (b), () t (d) . R gard ns de plus pre chacun de ceux-ci. 

(a) La phras 7 complete 

L rsque la tructur syntaxique du titre e t ce.lle d'une phrase noyau : Sujet+Verbe, on a 

affair au typ phra c mplete. a caracteristique principale e t d' avoir un predicat verbal. 

de ba , + V, P ut etre elargie a piu ieur expan ion pouvant etre aussi bien 

mpl m nt d' bj t indirect attribut Oll de complement circon tanciel ,representant 

un aj ut d'in~ rmati n corr p ndant a I, tructure S+V+(C) : 

Haml I pr lid d oul ur .. L IRA eme la pan;que Cl Londre (S- 1998: 36) 

(b) La parataxe 

e qui di tingu I 

d u prin ipau 

n parata ique de con truction du type (a), c'est le fait que 

nt que ju tapo e et ne fonnent pas une phrase 

at rbaI n t p pre em mai le 19ne de ponctuation ont es entiel a 

I' ariant d hapeau ' d lin h r I' attention). C' tun terme uti li e par les joumal i le 
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ce type : le deux-point montrent qu il y un li n I 

reLient: Foulard a l'e ole : la col're d i lami t 

ntre I gm nt u j] 

La virgule peut ouvent etre rempl r al _ t : ~ bill , J'170111111 dan I qu l 

Mitterrand se reconnaft (S-N 1998 : 49) -> Fabiu J1./ 'homm dan. I qu I Mitt rrand 

reconnaft. 

Cela montre qu'on a affaire a un d ' finiti n. Le d u -p int intr ui nt plut tun 

commentaire ur l'element itue a gauch ,ou il punt intr duir un is 

guillemet CM De Benouville : c 'e tune affaire de morale ibid. : I 1 ». 
Finalement la virgule et le deux-point p uv nt au i av if ' pur S la m m 

fonction : PS, scenarios pour un echec ; P : chronique di cret d 'un d 'part annon ~ 

ans 

(ibid. :49). (comme c'est ouvent le cas dans notre c rpus : L'impa t de la volatilite des tau ' 

de change sur le commerce international, / 'apport d s etudes empiriques ( 1.7». 

(c) La structure bipartite : N+ 'Prep 

Lor que le titre ont une tructure yntaxiqu N+ pr p ( 'yntagm n minal+syntagm 

prepositionnel), il 'agit d'un titre du type (c). Le titre c nstitu un . eu) et m m tn1 ture 

dans laquelle sont lies, et non parataxes, deux compo antes. Le N c mp ('te s it un nom 

propre, soit un nom abstrait corre pondant souvent a une nominalisation : Jospin au Kremlin " 

Attentat contre la tournee de Paul Simon (ibid. : 52). 

Le Sprep e t introduit par une prepo ition emantigue ou «c dans 

contre. sur. chez. avec). Le yntagmes introduit par la prep iti n ~ nt cxclus d cc typ 

ils ont ete mis dans le type (d) ci-de ou. 

En ce qui concerne l'usage d'article dans cc type, un grand n mbre d'cnonces nt cl s 

noms propre comme noms tete, et quant aux titres qui ont de syntagmes nominaux comme 

nom tete, une minorite ont determine par un article. L' article di para1t le plus 

systematiquement lor qu'on a affaire a un syntagme nominali e renvoyant au resultat d'une 

action verbaJe (voir I'exemple ci-dessus). Lorsque le syntagme nominal ne correspond pas a 
un ub tantif verbal derive d'un verbe, l'article est pIu souvent pre. ent: Un planfranr;ais 

pour nourrir Moscou (ibid.) . 

en parlanl de leurs articles ainsi que par Sullet-Nylander dans sa these. 
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(dJ Le bloc unique 

Tandis que le type Cc) semble pre enter une relation pr&licative, le type (d) presente une 

relation epithetique : i1 n'a pas deux entites distinctes dans ]'enonce (l'une nominale et J'autre 

prepositionnelle), mais un seu] et meme syntagme ne pouvant etre divise en unites 

syntaxiques plus petites. Les exempIes comportant la preposition de appartiennent ace 

groupe. Cette preposition a une valeur moins porteuse de sens que les prepositions du type (c), 

ce qui fait que les exemples de ce type sont places panni les syntagmes uniques. 

Les titres qui presentent une relation syntaxique de coordination ou d' autres enonces 

qui s'apparentent a un seuI bloc syntaxi.que appartiennent aussi ace groupe : Epousail/es et 

heritages ; D 'une crainte Cl I 'aulre (S-N 1.998 : 59). 

Dans I'analyse syntaxique de nos titres (4.0.), nous verron dans queUe mesure la 

classification de ullet-Nylander conviendra aux exemples tires de notre corpus. 

3. Questions methodologiques 

3.1. Corpu et limites de I'etude 

mm n us I' av ns deja dit, nu ' ommes as ociee au projet KIAP (Identite Cu Iturelle en 

urs Academique). Notre travaiJ sur les titre e presente donc comme une partie de ce 

pr ~ t. mm nou ne traiter n que des titre franr;ais , notre travail ne montrera pas 

yid mm ot les differ nces et ressemblanee cultureUe entre le francrais, l'anglais et le 

tr is langue' d KIAP) , mais nou con idereron les trois di cipline 

dif~ r ntes: Ja medeeine, l' e nomie et la l.ingui tique (Ies troi di ciplines de KlAP) et nou 

v rron ' d ne s' il y a de difference et res emblances entre les di cipline en ce qui concerne 

l'id ntit cultur 11 

n qui nc rne n tre 01pU' de ba 'e , il e t tire du projet KIAP ainsi que des 

revue dan diff rente bibliotheque pari ienne (Bibliotheque Nationale de 

Fran ,FJ'on 'ois Mitt rrand et Maison de iences de L Homrne, BibJiotheque). Nou avons 

1.20 titre au t tal: quarante titre sou haque di cipl.ine. Vingt de ce quarante titre sont 

trait du pr j t KlAP ( n peut le trou er UT J internet ou le projet pre ente on corpus 

ele tr niqu : http://hJmer.hit.uib.nolkiap/corpu_l.htm) et l'autre moitie de differentes 

r vue con ulte dan I biblioth' que d Pari (ou nou a on ete au mois de juin 2002 

p ur ch r h r d titre actu I ). haque titre a on nom pecifique dan ce corpus de base: 

1 s Jellr M (M dine) E (:Economie) et L (Lingui tique) indiquent la di cipline en 

que ti n. Le' num ' r 1 a 40 m ntr nt la pIa e qu ont) titres dan le corpus. A cau e du 
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fait que notre corpu de bet tire d li t . P t P ri 

origine entre parenth.e . Con ideron d p ur larifi r: 

M I Lactobacillus GG pre i nt-i/ J 'atopi ? (MED 14 

E6 roissance endogene et pollution : un appro h fond ' Sill' I ompor' m nt du 

consommateur (FRECO 05) 

L23 Langage et hors-langage. Qllelqll s r marqu (FRLlN 12 

La liste de KIAP contient le lettre FRMED FRE ON t RLING P ur 1 tt' is dis iplin s 

differente tandis que nou avon mi le I ttre M D, 

exemple viennent de la li te de Paris. Ain i, n u u 
il a le numero 14 alor que le deux autre vienn nt de la li t d KIAP u il " nt Je nurn r 

5 et 12. 

Le corpus de base complet e trouve dans I' appendi e 2. 

De piu, nou avon un corpu de reference qui a ete n ult p ur v ir i I s r su ltats 

de I'analy e des 120 titres y corre pondent. e corpus ntient vingt titr ss us haqu 

di cipline, c'est-a-dire oixante titres en tout (voir I'appendic ). Ai.n i, n U!; 11 us somrn s 

basee ur un corpus de 180 titre au total. Ce nombre n' st p urtant pas 'uffi sant p Ut: an'iv r 

a une analy e quantitative proprement dite. Notre travail sera d n plut tun ana lys 

qualitative de nos 120 titre 00 le corpu de reference fera foncti n d'un base d v rificati n. 

3.2. Questions de recherche 

Comment est-ce que le chercheurs forment leur titre ? 

Pourquoi est-ce qu ' ils les forment de cette maniere? 

Le but des chercheurs est-i l d'informer et d'expliquer, ou d' inciter et de « vendre» I urs 

articles? 

Nou allons e ayer de trouver de reponse a ce questions en analy ant les titres de n tre 

corpus syntaxiquement, semantiquement et pragmatiquement. n ce qui concerne la syntaxe, 

nou etudierons les differences et re semblances entre le titre de pre e et le ti.tre d'article de 

recherche, ainsi qu'entre les trois disci.plines en question (Iinguisti.que, economie, medecine). 

La typologie mentionnee de Sullet-Nylander servira comme point de depart de cette analyse. 

En ce qui conceme I'analyse emantique, les approches de Rastier et de Lundquist sur le 

semantisme du nom seront appJiquees aux exemples du corpus. Ainsi nous etudierons dans 

quelle mesure il existe une hierarchie semantique entre les noms employes dans les titres des 

articles de recherche. Nous considererons les noms opposes les uns aux autres pour voir leur 

degre de generalite Oll specificire. Pour ce qui est de la perspective pragmatique, I'etude de 
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Lundquist (1983) ainsi que cel1e de Sullet-Nylander (1998) constitueront notre point de 

depart, et nous verrons dans quelle mesure il est possible de parJer d'aspects pragmatiques 

dans un titre d'article de recherhe. Passons donc a J'analyse meme. 

4.0. Analy e syntaxique 

Dans son ensemble, I'analyse montrera qu'il y a une pre ence importante de yntagmes 

nominaux dans les titres de articles de recherche. Nous verrons donc d'abord ce que c'est 

qu'un yntagme nominal. Nous uti.Jiserons la description qu'en ont fait Riegel et al.(l994) en 

l' appJiquant a queJques exemples de notre corpus. Ensuite, nou analy erons les titres de 

chaque discipline a part; c'est-a-dire que nou commencerons par les titres des articles de 

medecine et les analyserons tous avant d'aborder les titres economique et, finalement, les 

titre lingui tique . Ain i, nou e peron donner une pre entation c1aire et comprehensible. 

Pour ce qui e t des differents type syntaxiques, nous renvoyons a I'appendice 1 Oll 

nous avons mis une liste complete des types de presse ainsi que des nouveaux types trouves 

en analy ant les titres de recherche. 

Apr s avoir analyse tou les titre de notre corpu ,nou pre enterons des remarques 

finale U nut r n le bilan des differences et de imi larite entre les troi di cipline 

etudiee '. 

4.1. L ynts me nominal 

, a f rm minimal d'un gr up n minal c ntient le deux elt~ment [determinant + nom], 

c mm n u. I v yon dan I' xemple 6 de notre corpu lingui tique: Les prepositions :(..). 

lIs nt larg m nt solidair s t interdependant . Le yntagme nominal a aus i une fonne 

t ndu qui c nti nt le d ux element de la forme minimale ainsi que de elements facultatifs 

mm 

I adj ctif u I group adj ctival epithet 

2) 1 

L s pond lod; ites bact 'rienne ( M I. 7) 

Le r ndement social ( . .) (E 10) 

L temploi paliai ( . .) (L 17) 

mp1em nt du nom 

( . .}Ia con om motion d 'alcool en milieu colaire CM 19) 

L ,.' aw dans 1 s sl'me d ante ( . .) (E3 ) 

L d'( rminant dall le anaphore jidele et infideLe (L24) 

la ub rd nn ' relati mpl ' tant un ante Cdant nominal 
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ou ne trouvon aucun exempl de d n n tIe rpu 

eau e de la fonne que pre ent 

aux phrase longue contenant d ub rd nn ' . R ard n 

ce type: 

L 'e pion qui venai! du /roid 

L 'homme qui en savait trop 

(Riegel et al. 1994 : 148) 

4) la ubordonnee completive et a reduction infiniti 

certains nom ab trait 

tit , t pr abl m nt a 
nn pa la pIa 

Ri I d 

d I pp nt I nt nu d 

C'est le meme cas ici . On ne trouve pa d'e emple de typ n n plus dan n tr rpu. 

L 'idee que Paul demissionelde demissioner 

(ibid. : 148) 

En ce qui concerne le detenninant, il e definit c mm , mot qui doiln ;c ssair III ~nt 

preceder un nom commun pour constituer un groupe nominal bi n forme dan la phra d 

ba e (ibid. : 151 ). Le detenninants e repartis ent en deux grandes clas 

- les determinants dejinis : J'article defini Cl , la, / ·s), I det rminant d In n tratif ( , ell , 

ces) et le determinant po e if (mon, ton, son) 

-Ies determinants indejinis : l' article indefini (un, une, d s), I' arti cl partitif (du, d la, d · 

I '), les detenninant indefini (certain, tout, chaque, que/que, plusieurs, aucun, nul, tc.), 

et le detenninants negatif (aucun, nul, pas un) , interr gatifs, exclamatifs et r latifs (quel, 

lequel). 

En ce qui concerne nos titre , nous verron que de tous ce determinants menti nnes, c' st 

urtout les articles defini et indefini qui ont presents. 

La colite collagene (M23) 

Les contrats Cl duree determinee (..) (El) 

Une analyse des constructions (..) (L30) 

Mais on peut quand meme trouver de cas ou les determinants indefi nis comme certain et 

quelque soient pre ents (le exemple M5, LI 0 et L23) ainsi que de determinan 

interrogatifs comme quel (E21). 

Ce que nou verrons dan ce qui suit cependant, c'e t qu'on constate ouvent I'ab ence de 

detenninant : 

Taux et cmits des hospitalisations pour l 'asthme au Quebec : Analyse des donnees de 

1988-1989, 1989.1990 et 1994-1995 (M6) 
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Consommation et developpement durable : definition d 'une probIematique (E 11) 

Pragmatique. Etat de I 'art et perspectives (L22) 

A.l'aide de ce que nous avons vu sur le yntagme nominaJ, passon a I'analy e des exemples 

des trois corpus (medical, economique, linguistique) pour voir dans quelle mesure ces traits 

sont valables pour le titre de I' article de recherche. 

4.2 La medecine 

4.2.1. (a) La phrase complete 

Ml) Lactobacillus GG previent-ill 'atopie ? (MED 14) 

M2) Pourquoi devient-on dependant du tabae ? (MED15) 

M3) omment choisir un antidiabetique oral? (MED20) 

ommen~on par le type (a) - la phra e complete. U n' y en a pa beaucoup. Regardons les 

exemples de piu pre : I,es exemples M I et M2 con tituent des phra es completes en forme de 

questi n. M3 ne forme pa une phra e complete, mais il e t incIu ou le type (a) quand 

meme puisqu'il f rme une que li n. Sullet-Nylander, dan a the e, ne parle pas de que tions 

s us 1 typ (a). N u placerons donc ce exemple sous le type (a), mai comme une ou -

ri app 1 e : (a2) phrase interrogative/question. Nous avon de maintenant un type (a) 

qui c nti nt I s phra s c mplete f rmee oit comme une phrase a ertive (a1) soit comme 

int rr g tiv (a2). D piu, on a affaire a de que tion differente : que tions 

parti t rh t rique . L' x mple 1 de nolre corpu e tune que tion totale alor que 

I' x mpl 2 n partiell . L'exempl,e 3 e tau i une que tion partieHe, mais 

1 I m nt du uj t y st ab nt. Nou ne trouvon aucun exemple dan le corpu medicaJ du 

typ (a) f rm c mm un phra ea ertive. 

4.2.2. (b) La parata e 

N u tr llV n b aucoup d'ex mple de parataxe. Sullet-Nylander pre ente la parataxe, on )' a 

d P n tuati n 

ti nul deu prin ipau con tituan ne ont que juxtapo e et les 

nt e enli 1 2 .. ). Elle dit au i que le deux-point con tituent un 

1i n 1 giqu d u parti t la irgule une definition. En ce qui conceme le 

ex mpl d n tre rpus 1 d u -p int emblent plutot introduire ta maniere dont le theme 

t trait ' : 
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M4) Impact de la TEP au [1 FJ-FD ur la d ' i ion m 'di I n an 'rolo i : 

evaluation par les pre riplellrs duranl la premi 'r ann 

M5) Prevalence et di pari/is ' 0 raphiqu 

Quebec : Comparai on de method d ' timalion FRM 

M6) Taux et cout des hospitali ation pour I a fhm 

1988-1989, 1989-1990 et 1994-1995 (FRMED02) 

n 'nital s au 

: Anal d s donn 's d 

M7) Utilisation de medicaments contr I 'a thme dans d ux populations qu be oi s 

d'utilisateurs d 'antiasthmatiques : anal de la bas d donn ' d s ord nn n s 

(FRMED03) 

M8) Utilisation dufrotlis de Papani olaou : Estimation ba ee Ut un population 

admissible rajustee enJonc/ion des antecedent d 'hystere 'tomie (FRM 05) 

Nou voyon qu'on a affaire a de mot du meme typ : d m t ui xpli u nt nr 

d'etude est faite a propo du theme pre ente dans l' lement· gauch d s d ux-p int 

(evaluation, comparaison, analy e, e timation). 

Voici deux autres exemple : 

M9) Cancer du sein : Jacteurs injluem;ant l 'ilineraire therapeutique des usa el's d 'un 

service d 'oneologie medicale Cl Bamako (Mali) (MED07) 

M I 0) Rapport d 'atelier : Tendances dans la prevalence du tabagisme de 199 J er J 994 

(FRMED04) 

En ce qui concerne ces deux titres, ils sont a peu pre du meme type qu 'on vient de pres nt r 

ci-dessus. Les mots facteurs et tendances sont des yntagmes n minaux sans determinant, t 

ils semblent introduire ce que contient I'article qui uit. 

n nous reste ept exemple dan ce corpus medical employant le deux-p ints c mme 

igne de ponctuation. Regardons-Ies : 

M 11) Soins de bouche : essentiels pour les patients en fin de vie (MED 17) 

M 12) Salmonellose collective: les enjeux d 'une declaration immediate (MED 16) 

M 13) Accis direct au dossier medical : la nouvelle donne (MED 11) 

M14) Tabagisme : it traiter comme une toxieomanie (MED18) 

M 15) Cancer du rein localise : vers une chirurgie conservatrice (MED I 0) 
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MI6) Deficit immunitaire commun variable : une ou plusieurs maladies? Trois 

observations cliniques (FRMED07) 

M 17) Les spondylodiscites bacteriennes : Cl pyogenes ou tuberculeuses ? (FRMED 15) 

Nous y trouvons de ca diver : I' element a droite commen~ant par une preposition (15, 

vers), formant une que tion (16 et 17), commen~ant par des syntagmes nominaux avec un 

determinant defini (12 et 13), commen~ant par une expre sion a l'infinitif, a trairer comme 

(14) et enfin par un adjectif (11). Nous allon y revenir sous I 'analyse semantique (5.0) . 

Par leur frequence, les yntagme nominaux sont importants dans l'anaJyse des titres. n 
faut etudier ou ils se placent et essayer d'y trouver une explication. 

En ce qui concerne notre corpus medical, nou avons deja vu que les syntagmes norninaux 

sans determinant ont assez frequent. Neuf titres ur quatorze contenant le deux-points 

forment des yntagme nominaux dan le deux parties du titre. Quant aux cinq qui restent, iIs 

nt t us un syntagme nominal dan la premiere partie du titre (11, 14 a 17), et nous avons deja 

c mmente la deuxieme partie. II faut quand meme commenter un peu plus les deux titres 16 et 

17. lis ont un peu differents. Ds forment tous le deux une que tion, et it nous semble qu'on 

p ut n fait parteI' de parataxe comme le fait Sullet-Nylander. Elle parle de la parataxe et de 

ux-p ints t dit qu'i1 y a un lien entre I'element a gauche et l'element a droite de deux

av n vu qll c la ne v lait pa tout a fait pour le articles de recherche, mai le 

t 17 dll C rpus contiennent une que tion. On ne peut pas dire que I' element a 
, t .1 plus imp rtant, c mm c'e t ouvent le ca pour le titre de pre e, mai la 

qu sti n r un li n f rt ntr deux elements. 

titr 1 c ntient n pIu deux igne de ponctuation : le deux-point et le point 

d' .int rrogati n. nest dan un en divi e en troi partie ou la premiere donne le theme: 

=~~.:.:.:..:.=~=:....====-.;~a::..;ri:.:::a~b=le, la deuxieme un commentaire la-de us : une ou 

d uxi m el 

maint nant d u typ 

tri.partit 

I' article: Troi 

t d'aill UT nou I avon u, normaJement place comme le 

t comp e de deux partie). ou avon donc de 

differ n du typ yntaxique (b): un type bipartite et et un type 

m r up du t pe (b : le type di i e en deux parties par le point. 

pt mpl 
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M 18) Surveillance des patiente diab ' tiqu d typ 2. R ' lilt t d 

pratique (MED 12) 

M 19) Etude de la con ommation d 'a/ 001 n mil; u o/aire. 

tOllr d 'lIn lIdit d 

Ilt-F rrand M D 1 ) 

M20) Agents et consequences d in e lion no 0 omial don 1In ntl' hospitali r 

univer itaire libanais. Etude retro p tiv ur 2 an ( RM D17) 

M21) Pyoderma gangrenosum. A propo de 15 ob rvation 

M22) Diminution du nombre de urdose morl 11 a I h'roi'n , en 1 94. A 
propos du role des trailemenfs de sub tilulion (FRMED 19) 

M23) La colite col/agene. Apropos d 'une erie de 11 ca ( RM D ) 

M24) Neuropathies peripheriques auto-immunes a anti DIpS anti-MA t h mopathi s. A 
propos de 5 observations (FRMED08) 

n nous semble que dan ces titre, la deuxieme partie c mmenc par un m t xpli uant I 

type d'article ou de quel genre de document on a affaire (resu ltat , enquet ,~, a r s 

de). Notons que I'expre sion a propo de est assez frequ nt puisqu'ell est mpl y dans 

quatre de no sept exemples, et noton aus i qu ' lie ne se present qu I rsqu' n a affair a 
des titre divise en deux par le point. 

n faut e demander donc i le telme de la paratax doit " Lr change pu isqu' il semb.! qu'on 

n'ait pas vraiment de titres parataxique dans le articles de r ch rche (sau si I' n a affair 

de que tions comme dan le exemple J 6 et 17 ci-de us). e qui nu ' frapp n plus, c' st 

qu'on ne trouve aucun exemple dans ce corpu medical de la parataxe mpl yant la virgule. n 
n'y a que la ponctuation avec deux-points ou un point. Nous pr poser ns done de placer tous 

ces exemples dan les categories appellees (hJ) bipartite ou (b2) tripartite. 

4.2.3. (c) La structure bipartite SN+ prep 

En ce qui concerne ce type (c), nous pensons que I'explication de SuHet-Nylander e t valable 

pour notre corpus au si. Les titre qui appartiennent ace groupe con tituent donc une seule et 

meme structure dans laquelle sont liees, et non parataxees, deux compo antes. II faut noter 

qu 'un titre est sou vent con truit a ]' aide de plusieurs prepositions, rnais notre etude ne se 

concentre que sur celle qui divise le titre en ces deux composantes liees. La deuxieme partie 

du titre, le Sprep, est introduit par une preposition semantigue ou coloree (termes empruntes a 
Sullet-Nylander), ce qui veut dire que la preposition n'est pas vide de sens (e t exclue alors la 

preposition incolore de). 
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Regardons nos exemples. Nous y trouvons trois occurrences de la preposition chez (25-

27) et deux occurrences de la preposition dans (28 et 29) : 

M25) Antecedents de depistage cytologique chez les patientes traitees pour cancer 

infiltrant du col de I 'uterus (MED9) 

M26) Tumeur papillaire solide du pancreas chez un enfant (FRMED09) 

M27) Reponse immunologique Cl long terme chez des malades in/ectes par le VIR avec un 

taux de CD4y=501mm3 au debut du traitement par inhibiteurs de protease (FRMEDlO) 

M28) Implication de la FAK, de la P J3-K et des P KC dans I 'adhesion induile par la 

de polymerisation des micro tubules (MED08) 

M29) Pertinence du concept d'addiction dans les troubles des conduites alimentaires 

(FRMED13) 

Remarquons que la compo. ition de ces phrases s'attachant au type (c) est la meme pour tous 

ees titres et la preposition (chez ou dans) ne semble pas creer de differences. IJs commencent 

tou par un syntagme nominal an determinant (antecedents, tumeur, etc.) et apres la 

prep siti n, on tr uve un syntagme nominal avec determinant, defini ([es patientes) ou 

indefini (un enfant) . R marqu ns que la pn5po ition dans e t uivie d'un determinant detini 

dans n s d llX mpl s, mnis dans le orpus de I' economie, cette meme prepo ition e 

pr s nt aussi suivi d'un determinant indCfini (E28). A cause des nom don ne aux 

cat g ri s (b) P UT notre eorpu (bipartite/ tripartite) , il faut au i trouver un autre nom pour 

e typ Cc) t n us I'app Irons d ne implement (c) 'N+ .prep. 

4.2.4. (d) Le bl.oc unique 

Final m nt, n u s mme arrivee au quatrieme groupe, le type (d) -le bloc unique. Nous 

penson en avoir trouve nze exemple en tout, mai ils ne ont pas tou evidents. 

ommen on done par I exemple les pIu clair : 30 a 32. 

M30) Une rise omitiale (MED 13) 

M31) Form atypique d arcol'do e CFRMED14) 

M 2) ar oid s ardiaqu s (FRMED t 

t- qu u -ci ont c1ai ? On oit que tou ]es trOl torment un bJoc yntaxique 

uniqu : 1 mple 31 f rme un ntagme nominal a c une e pan ion prepo itionnelle en de 
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de configuration :O....:.....:~~ - ce qui t. un trait imp rtant p ur p u ir la ifi r un titre 

groupe (d). Les deux autre exempI 

configuration Nom+adjectif, le nurn ' ro 

Pas on aux autre xemple qui ne 

pIa nt 

contenant la prepo ition de ou group (d) a a 

i on etudie ce titre de pIu pr' qu il ne 

M33) Orientation des patients toxicomane « en ris » vu 

Assistance Publique - H6pitaux de Pari) (FRMED20) 

M34) Contr61e genhique de la quelettogenese (MEDO 1 ) 

-4 

uniqu 

M35) DijJerencialion, fonction et contr6le de 1 '0 feoblast (M D02) 

t us I tit 

n it p ndant 

M36) L 'osteoblaste et les mecanismes moleculaires d la resmption osseus 

M37) Contr6le central de laformation osseuse (M D04) 

M38) Innervation de ['os (MED05) 

M39) Generalites et atteintes endocriniennes de /'adrenoleucodystrophi ' ( RM D 11) 

M40) Frequence de l 'hypothyroi'die apre thyroi'dile de De uervain et inuir sl de la 

mesure echographique du volume Ihyroidien ( RMED 12) 

Nou voyon que I'occurrence de la conjonction et est a s z frequ nt , e qui n us am n a 
les placer ici a cause de I'explication de Su llet-Nylander sur cc type (d). 'app 11 

le bloc unique, mais il contient au i de exemple de titres qui pr s n nt un r lati n 

yntaxique de coordination. Con ideron ce que Riegel et al. ( 1994) disent su r la 

coordination: 

« ( .. . ) il Y a coordination lor que deux unites de meme niveau et assurant la meme foncti n 
syntaxique sont reJiee par une conjonction de coordination ( .. . ) 11 'agit en somme d'un 
procede non pa hierarchisant, mai equentiel, qui permet de demultipl ier une categoric de 
depart (proposition, syntagme ou mot) en une chaine de categories identiques ( ... ) » (Rieg I et 
al. 1994 :521 ) 

Pour les titres de presse, c'est une relation de coordination en meme temps qu'un bloc 

unique. Quant aux titres de recherche, cette relation semble etre quelque chose de pl.us. 

Regardons quelques exemples : 

M35) DijJerenciation, fonction et con/r6le de / 'osteoblaste 

M40) Frequence de /'hypothyrofdie apres thyrofdite de De Quervain et interel de la 

mesure echographique du volume lhyroldien 
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Comment le classifier? Le plus evident era de les placer ous le type (d) comme des 

relations syntaxiques de coordination meme si le t.enne de bloc unique n'e t pas, a notre avis, 

un terme qui va bien pour les titre de ce genre. Peut-etre faut-il diviser le type (d) en deux 

parties ; une pour le titre qui se pre entent comme des bloc unique et une autre pour ceux 

qui forment une orte de coordination «(dJ) bloc unique, (d2) coordination). SuI let- ylander 

I'a deja fait, mai eUe n'a pa fait une division aussi stri.cte pui que le titres du type 

(d2)coordination de la pres e ont beaucoup plus proche du bloc unique que ce qui semble 

etre le cas pour]e titres de ]a recherche (Chances et perils, Epousai/les et heritages, S-N 

1998: 59). Nos deux exemples (M35, M40) forment aussi des syntagmes coordonnes, mais les 

exemple de Sullet-Nylander pre entent de yntagmes coordonnes « purs », si on peut dire. 

Dans no exemples, il y a en pIu de element pn!positionnels ( ... de l'osteoblaste, ... apres 

Ihyrol'dite de De Quervain ... du volume thyroi'dien) qui creent des titres plus longs et 

c mplexes que les exemples de la coordination de Sullet-Nylander. En ce qui concerne M35, 

n us v yons qu'il est en pIu con titue de pIu ieur elements de la maniere d'une 

enumeration. Riegel et a1. () 994) disent que ]a coordination e di tingue de la juxtapo ition 

« par la pre nee d'un ou pIu ieur outil de jonetion ent.re le elements conjoint (le 

d rdinati n)) (Rieg I tal. 1994 :519). A. notre avi ,eet exemple e 

mme un variant d la e rdination U I'eiement d'enumeration e t egalement 

pr s nt. N liS V Y ns qu la e nj neti n se place devant le dernier element et que la 

jll tap Sili n 'y int rpr te d ne e mm une ucce sion. 

nsid r os dan e qui uit le poureentage de la repartition des quatre types 

syntaxiqu s dans la mCde in. mmenr; n par la phrase complete (a) ou il y a troi 

n uit la parataxe (b) qui presentent vingt et une occurrence . la structure 

'N+ .prep {I ~ U I ourn r t cinq t finalement le bloc unique (d) avec e onze exemp]e . 

u un m' lang d d u 

3/40= 7 5% 
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Cb) La parataxe 
M4 : deux-points 
MS : deux-points 
M6 : deux-points 
M7 : deux-points 
M8 : deux-points 
M9 : deux-points 
M 10 : deux -points 
M 11 : deux-points 
M12 : deux-points 
M 13 : deux-points 
M14 : deux-points 
MI5 : deux -points 
MI6: deux-points+point d'interrogation 
M17 : deux-points 
M18 : point 
M19 : point 
M20 : point 
M21 : point 
M22 : point 
M23 : point 
M24 : point 

21140 = 52, 5% 

Cc) SN+Sprep 
M2S : chez 
M26 : chez 
M27 : chez 
M28 : dans 
M29 : dans 

5/40 = 12, 5% 

Cd) Le bloc unique 
M30 : bloc unique 
M31 : b10c unique 
M32 : b10c unique 
M33: de 
M34 : de 
M3S: et 
M36 : et 
M37 : de 
M38 : de 
M39 : et 
M40 : et 

11140 = 27, 5% 
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BiJan 

Nous avoDS etudie les quarante titres du corpus medical en les comparant aux categorie 

elaborees par Sullet-Nylander dans sa these sur le titre de presse. On a vu que ces quatre 

categories ont as ez valables aussi pour le titre d'article de recherche. Les type (a), (b), (c) 

et (d) peuvent done etre employes pour clas ifier no titres yntaxiquement i on ajoute 

quelques groupe de pIu : sous (a), nou avon cree le type (a2) phrase interrogative que 

nou avons en pIu divise en troi : que tion totale/partielle/rhetorique. Sous Cb), nou avon 

dit que le mot parataxe ne decrit pas tres bien les titres de recherche partages en deux ou trois, 

et nous avons donc choisi d'autres terrnes : (bI) bipartite et (b2) tripartite. Le type Cc) semble 

etre a peu pres le meme dan le deux genres (la presse et la recherche), mais DOUS l'appellons 

eulernent (c) SN+Sprep a cause de I'entree du terrne bipartite dan notre categorie (b). Et 

finalement, le type Cd), bloc unique, eta ez emblable me me i le titres de recherche 

emblent pre enter pIu de relations yntaxique de coordination sou ce type que de bloc 

uniques. Nous proposon donc de diviser au ice groupe en deux: (dJ) bloc unique et (d2) 

coordination . 

4.3. L'economie politique 

Pa ns aux x mpl s d I'e nomie p litique que nou traiteron de la meme maniere que 

x mples d ine. 

4 .. 1. (a) La phras complete: (al) phrase a ertivel (a2) pbra e interrogative 

1) Les contrats it duree determinee et le cout de lieenciement nuisent-i1s a I 'embauehe 

stable? (FRE ON07) 

Nun tr uv n 

n v it bi n qu et 

phra inl rragal; 

empl du typ (a) dan notre corpu economique, le numero 1, et 

t du type de celui tr u e au i dan le corpu medical: (a2) 

4.3.2. (b) La parataxe : (bl) bipartite! (b2) tripartite 

La parat u plut"t le typ etr le piu emplo e pour c tjtre. Et c ' est le type 

( ) d d u -p int qui t maj ritair c mme etait le pour la medecine au i. 
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Regardon done les exempl eontenant I d ux-p 

de ce ou -groupe. 

dift' ren I' int neur 

E2) Rentabilite ban aire et laux d 'int 'rOt d mar h' : un ppli alion aux prin ip ux 

systemes bancaires europeen sur la p 'riod 19 -1995 N J 4) 

E3) In/erets et iimite de I 'u age de la noli 11 d r ~ I n e nomi : 1I17 cl laira pa,. 

la comparaison de Hayek a I" onomi d om ntion ( 

E4) Le surplus des con ommateurs d 'A ifred Marshall : un eTlealo 

(ECON2) 

E5) Coul de I 'enfant et heterogeneite individuell " I 'appor! d S dOl1n sdp It , [ 

(FRECONOl) 

E6) Croissance endogene et pollution ,' une appro h jonde sur I omporlemenl du 

consommateur (FRECON05) 

E7) Recherche d 'emploi et risques de recurrence du ch6mage " une analy ' des 

qualifications (FRECON06) 

E8) Les determinants demographiques de la delle exterieure " I? 'as de trois pays 

europeens, des Etats-Unis et du Japon (FRE ON 17) 

E9) Mimetisme rationel et connaissance " une analyse empirique ( R · N2) 

Le exemples 2 a 9 e earaeteri ent tous par un yntagm n minal av e del rminant pIa 

immediatement apres le deux-point. Le determinant le plus frequ nt est } 'article indefini . 11 

n'y a en fait que deux exemple de l'article defini : Ie numer s 5 t . n v it aussi que ces 

exemple ont tou un yntagme nominal au debut de la phrase. 

Passons aux exemples uivant qui sont composes d'un syntagme nominal sans 

detenninant apres le deux -points: 

ElO) Le rendement social des activites de R-D en France ,' mesure, evolution, 

differenciation industrielle (ECON 13) 

Ell) Consommation et developpement durable ,' definition d'une problematique 

(FRECON02) 

Nous voyons que e'est la meme chose iei que pour les exemples 2 a 9 : i.I contiennent aussi 

des syntagrnes nominaux au debut de la phrase. 

Considerons enfin ]es deux exemp]es suivants : 
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E 12) L 'emp!oyabilite des ch6meurs de longue duree : mise en perspective des litteratures 

theoriques et empiriques (ECON 11) 

E 13) Processus de marche et changement institutionnel : pour un dialogue entre traditions 

autrichienne et institutionnaliste (BCON 12) 

Nous voyons qu'ils sont un peu differents : le numero 12 commence par un nom compose 

apres les deux-points: mise en perspective, et le numero 13 par une preposition : pour. 

Passons en uile aux autres sous-groupes de ce meme type (b) et, commen~ons par I.es 

titres divise en deux par une virgule. Rappel.ons qu'il n'y avait aucun exemple de ce groupe 

dans le corpus medical. Nous en avon trouve quatre ici. 

E 14) La « dept-deflation » se ion frving Fisher, histoire et actualite d'une theorie de la 

crise flnanctere (ECONO 1 ) 

E l5) De J R. a John ou les metamorphoses de Hicks. elements de biographie 

intellectuelle (ECON06) 

16) John Hicks, le dernier Keynesien ? (ECON I 0) 

17) L 'impact de la volatilite des taux de change sur le commerce international, 

"apport des eludes empiriques (FRECON04) 

Dans I s numer s 14, 15 et 17, un syntagme nominal suit la virgule: histoire, element, 

I'a ort. Quant au titr 16, il est un peu different pui qu'il forme une que tion. L'element a 
dr it de la virgul mmente dan un en I' element a gauche. On e demande i I'element a 
gauche, John Hick. e t 'gal a I'element a droite, le dernier Keyne ien .. Nou pen ons alors 

qu n p ut bien parler de parataxe. comme le fait Sullet-Nylander dan a these, pui qu'il y a 

un lien logiqu entre 1 deux element et I'element a droite e tune orte de commentaire sur 

ce qui precede (nou revi.endron ur cet exemple dan l'analy e semantique sous la eetion 

5. .4.4. Autres noms) . 

.Pa on au troi ieme ou -groupe du type Cb) : le titres contenant un point qui les 

divi en d ux partie . Nou en a on trou e cinq. 

El L ' ntrepri 

E 19) Moderni . alion d la politiqu communautaire de concurrence. Regime 

d'autorisation ou d 'u eption le ale? (ECO 19) 
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E20) Anm?es validee pour la r trait . amp rai ' n int r 'n rationn II d pro/ifs 

d 'accumulation (FRECO 14) 

E21) Projection de (raje lo;r 

les retraites ? (FRECO 15) 

onomiqu p r mi ro imulation. quit' pour 

E22) De pecificite de carriere alJX d 

retraite. Une simulation ur le e teur pril e Ilafon fion publiqu F 

Encore une fois, nous avon affaire a d n minaux av d t rminant ( I 2 1 t 

22) et an deterrnjnant (19 et 20). En qui num r t 2 I , n tl" u v d s 

que tions apre le point : une que tion partielle (21) t un qu sti n d nnant d alternati v s 

( 19). 

4.3.3. (c) La structure bipartite N+ prep: (c) N+ Prep 

Nous avons vu que pour pouvoir placer un titl" S us le type (c), iJ faut qu il f fm un s ul 

et meme tructure dans laquelJe ont liee deux compo nt s, un yntagm n minal tun 

yntagme prepositionnel. Le probleme, ou ce qui n ups un pr bl me n tudiant I . titr s 

de notre corpus, ce sont les prepo ition qui introdui ent le syntagm prep siti nn 1. N u 

avon vu qu'il faut qu'eHes oient semantiques ou col rees t, il n 

de cas douteux en ce qui concerne I' u age de ' prepositi ns m in I r s que les autr s 

(comme les prepo itions a et de). Nou aJlon le v ir dans un p tit in tant. ommen~ ns par 

les cas evidents. 

E23) La tension entre subjectivisme et liberalisme dans I'ontologie sociale hayekienne 

(ECON05) 

E24) La conception de Hicks de la causaliuJ g]1 economie ( ON07) 

E25) Etude empirique de la demande dans les encheres de bons du rre 'or ( ON I ) 

E26)Consequences anticipees et comportements face au risque dans la pensee 

economique de Jeremy Bentham (ECON 17) 

E27) Structure op/imale des prix dans le secteur postal (ECON20) 

E28) Transition vers un systeme par capitalization dans un mode le de croissance 

endogene (FRECON09) 

E29)L 'impact de la degressivi/e des allocations chomage sur le faux de reprise d 'emploi 

(FRECON12) 

E30) Effe/s etfinancement d 'une reduction des charges sur les bas salaires (FRECONI3) 
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Les exemples 23 a 30 sont des cas utilisant des prepositions comme dans, ~ et sur, ce qui fait 

qu'il se pJacent clairement sou ce type (c). Les titres 31 a 34 cependant, emploient les 

prepo itions ~ et de et on ne peut pas etre Or de savoir ou les placer ( ous le type (c) ou le 

type Cd)). Con ideron -Ies de plus pres. 

E31) L 'approche neo-inslitutionnelle de la reJorme des industries des reseaux 

(BCON I8) 

E32) Emploi et relations proJessionnelles Cl la fin des annees trente (FRECON 11) 

E33) Esquisse d'une hermeneutique du langage comptable (FRECON18) 

E34) Le neostructuralisme comme Jondement d 'une strategie de deve/oppement 

alternative aux recommandations neoliberales (FRECON 19) 

u1Jet-Nylander dit dan a the e que certain des titres de type (d) res emblent aux titres du 

type Cc) et elle dit qu' « 11 different du Type (c) en ce en qu'il n'y a pas deux entites 

di tincte au ein de I'enonce (I'une nominaIe et l'autre prepo itionnelle} ... » (S-N 1998 :57). 

P ur e qui e t de la prepo ition!, ullet-Nylander ne la mention ne pas eparement. 

lie la trait parroi le xemple u on a affaire aux evenement et le lieux ou ceux-ci e 

d r ul nt, c mme par ex mpl : Le pavillon de la France q eville .. Quaranle nominations 

U onseil economique et social ( -N 1998 :55). Nos exemple montrent que la preposition! 

st galement un pr p iti n a ez vide de en et qu ' il e t parfois difficile de savoir s'il faut 

cia sifi r Ics titres qui l'emploi nt comme de titre du type (c) ou du type (d). SuJ1et-

Nyland r dit qu'il y a une «difference ( ... ) entre le titre articule en deux yntagmes 

( N+ prep) r lativ ment independants car depla9able , et le enonce con i tant en un seul 

bl c. yntaxiquc Type (d)) » (ibid. :5 1). Nou emploieron ee trait pour la divi ion entre les 

pnSpo ition de et! que nou feron dan la uite. 

I1 faut done on iderer i le titre forme deux entite di tincte ou non. Nous placerons 

deu utili ant la pr'po ition de ou le type (d) . C'e t a cau e de la preposition 

Quant au litr 

un bl 

qu n n peut p effacer I element introduit par cette prepo ition 

in mprehen i le. C e t alor ce qu'on appelle un bloc unique. 

emble que I element introduit par! ne forme pas 

I ' I ment a gauche. On peut bien dire: < EmpJoi et relation 

) 2 mai peut-~tre p ~ E quie dune hermeneutique (33). n nou 
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emble du moin que pour c deux e mp\ (2 t 4) I I m nt a dr t m in li a 
I element a gauche que pour I 

4.3.4. (d) Le bloc unique: (dl) le bloc uniquel (d2) la r lation ynta. iqu d coordination 

Cela nous conduit au dernier groupe auqu I lu I 

numero 31 et 33 mention ne ci-de u ). 

E35) L 'a surance de march ' et la con ommatiol1 Q p ~I r ( 

E36) Max Weber, Gunnar Myrdal elle talut d la normativite 

N ) 

N ) 

E37) La « Theorie de la va/eur )) de Hi kt/ multipli aleur d 'A. mith 

E38) Les reseaux dans le sy feme de ant' ell 'arbilrag ifJi a ite- quite 

(FRECON03) 

E39) Heterogeneite de agent et la relation p llution-revenu (R NI) 

E40) Comparer les marches du travail (E ON 15) 

n n'y a aucun exemple du bloc unique «pur » C mm n u I'av n ' vu u la m d in dan 

I'exemple 32: arcoidoses cardiaques. lei , on a plut"t affaire aux r lati n symaxiqu s d 

coordination. Ou peut-etre pa exaclement non piu . Pa s n. aux x mpl spur clarifi r cia. 

Pour ce qui e t de I'exemple E36, il pre ent en piu un enum rati n; deux n m 

propre e succedent avanl que la conjonction et 'y pres nte p ur intr duir I tr isi m 

element. 

Nou I'avon deja menlionne ous I'analy e du c rpus de la medecin : I s titr s d la 

coordination dans la pre e ont plus court et s'attachent evidemment au type syntaxique (d), 

le bloc unique. Pour ce qui e t des titres 35 a 39, nous voy ns la m6me tendance qu p ur les 

titre medicaux: il emblent etre piu long et complexe que ceux de la pressc, ce qui est 

as ez logique puisque le titre de recherche vont annoncer et presenter ce qui uit (1' article, 

qui. est d' ailleurs un travail scientifique). Les titres de pre se presentent un article 

journalistique ou implement une nouvelle, ce qui fait que ce titre ne uivent pa )a meme 

regIe et on peut, il nou semble, etre plus libre en ce qui concerne la compo. ition de la phrase. 

De plus, les titre d'article de recherche semblent plutot presenter ce que l'article contient 

que fonner des titres incitatifs. 

Finalement, regardon \'exemple 40 qui e t interessant. 11 est evident qu'il se place 

ou le type (d) puisqu'il n'e t pas une phrase complete (a), ni divi e en deux ou trois parties 

(b), ni un syntagme avec la composition SN+Sprep (c), et le titre emble etre un bloc unique. 
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Mais iI commence par un verbe a l'infinitif. Cette structure est assez parti.culiere : INF+bloc 

unique. n est possible qu 'une structure infinitive ait une fonction imperative; daDs notre 

exemple : « il faut comparer ]es marches du travail maintenant ». 

Considerons maintenant les pourcentages de la repartition des types syntaxiques dans 

l'economie. Nous voyons que ous le type (a) il n'y a qu'un exemple, le type (b) a vingt et 

une occcurrences, le type (c) pre ente dix exemples tandis que nous en avons tmuve huit sous 

le type (d). 

Pourcentages : 
L'economie 
(a) La phrase complete 
El : question totale 

1140 = 2, 5% 

(b) La parataxe 

E2 : deux-point 
E3 : deux-points 
E4 : deux-point 

5 : deux-points 
E6 : deux-points 

7 : deux-point 
8 : deux-p int 

E9 : d ux-p ints 
EI0: deux-points 

1 1 : deux-points 
12: deux.point 
13 : d ux-p int 
14: virgule 

E 15 : virgule 
16: virgul 

E 17 : virgule 
El : point 
E19 : point 
E20: point 
E21 : point 
E22 : point 

21140=52,5% 

Cc) La tructure bipartite 
E23 : dan 
E24: en 
E25 : dan 
E26: dans 
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E27: dan 
E28: dan 
E29: ur 
E30: ur 
E31 : de 
E32: a 
E33: de 
E34: a 

10/40=25% 

(d) Le bloc unique 
E35 : et 
E36 : et 
E37 : et 
E38 : et 
E39: et 
. E40 : INF+bloc unique 
(+31 et 33 sous Cc) 

8/40 = 20% 

BHan 

Nous avons etudie les quarante titres du corpus economique. II nou semble que I s titres d s 

articles economiques re semblent beaucoup yntaxiquement aux artic! de mM cin . e qui 

e t nouveau, c'est surtout le type (d) - le bloc unique. Le titres economiques ont plus de ti tres 

compo es de plusieurs element a l'aide de la conjonction et. 

Dans le corpu medical, nous avons trouve deux. exemples ur dix, al rs qu'ic i iI y en a quatre 

sur huit. Quant aux autres categorie , le groupe (a) n'est pa frequent du t ut, al rs qu le 

groupe (b) est le plus repre ente. 11 est parfoi un peu difficile de di tingu r un titre typ (c) 

d'un titre type (d) i la prepo ition employee n'est pas une de celle clai rement cJassees 

comme semantiques (chez, pour, dans, ... ). Nou pla90ns ouvent le titre sous la categorie (d) 

lorsque nous avons affaire a la prepo ition de, mai cette tendance n'est pas defini~ive. [) n u 

emble que cela est un peu plus complexe. 

4.4. La linguistique 

Finalement, nous sommes arrivee a la troisieme et derniere discipline: la linguistique. 

Regardons d' abord s'il y a de exemples du type (a) - la phrase complete. 

4.4.1. (a) La phrase complete: (al) phrase assertive/(a2) phrase interrogative 

41 



Nous avons trouve un exemple du type (al) : 

Ll) 11 y apreposltions et prepositions (FRLING14) 

De plus, nous avons deux exemples du type (a2) : les exemples 2 et 3. Le premier est une 

question partiel1e: Pour quo; ?, et l' autre est une que tion totale et rhetorique, il nous semble, 

~ laquelle la reponse sera « non ». 

L2) Pour quo; ? (FRLING07) 

L3) La preposition est-elle toujours la tete d'un group e preposilionnel ? (FRLlNG08) 

4.4.2. (b) La parataxe : (bI) bipartite/(b2) tripartite 

Passons au groupe (b) qui etait le plus represente dans les deux disciplines deja traitees (la 

medecine et l'economie) et qui, nous allons le voir, le sera aus i dans la linguistique. Tandis 

que nous n'avon trouve que trois exemples du type (a), il y a vingt titres en tout de type (b), 

ce qui veut dire la moitie : 20/40 . Considerons ces titre de plus pres. 

Nous savons deja que le type (b) a au moins troi sou -groupes differents : le titre 

divise 11 deux parties s it par les deux-point (le plus employe), soit par le point, soit par la 

virgul . 

'ab rd, n us v y ns ien que le deux-points ont en majori~e, comme c'etait le cas 

aussi dMS le d ux autre discipline : dix- ept ur vingt contiennent le deux-points comme 

sign d p nctuation (le exempJe 4 a 20). 

L4) Ar umentat;oll interne et argumentation externe au lexique : des proprietes 

different s (LING 13) 

L5) Les synlagm s pl'(!posilionnels predicatifs dans les grammaires universitaires : un 

ob ervatoire de la place accordee aux prepositions (FRLING02) 

L6) Le prepo ilion : une classe aux contoursflous (FRLING04) 

L7) Les de placements de syntagmes en de: un regard de troisieme type (FRLING05) 

) Le prol1om en : 1 complement adnominaux aux syntagmes quantificateurs 

(FRLING06) 

t Cl propo de : une analy e le 'icographique, di cursive et linguistique 

(FRLINGJO) 

LlO L 'analyse d la COll tnl tion En Tout par D. Leeman : Quelques remarque 

FRLINGJ3) 
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LI!) Genre : le nuancier de sa grammati ali aUon (FRLING20 

L'element situe a droite commence dan tou 

determinant. II ont en pIu un yntagm 

numero 9 ou on trouve deux expre ion 

mpl p run ynt m n minal a 

du titr auf I 

qui n us fr pp 

5, 7 ,1 t 1 1 

explique la maniere dont le theme e t traite dan I arli I s 

numero 4, 6 et 8, il ne ont pa pareil . n nou embl ratta h nt all 

groupe de la parataxe « pure» comme l'a pre ente ullet-Nyland r. L'cl m nt a dr il 

ponctuation est un commentaire ur I'element a gau he: .=.d:::.::...,~""",-,==-,,:.:.c..:..:;o.:=~ .=.:.=...== 

aux contours flous et le complements adnominaux aux 

Passons aux titre qui ont un yntagme nominal an determinant dan la uxi m parti 

L12) Presentation : Langues et insertion ( ocial V (LINGO I) 

LI3) La part langagiere du travail : bilan et evolution (UN 02) 

LI4) Langues et insertion sociale : materiaux pour une rejlexion ' 0 'iologique 

(LING03) 

L15) Les connecteurs espagnols encimalademas : argumentation transgressive et 

argumentation normative (LING IS) 

L 16) Le lexique en mouvement : creation lexicale et production sbnantfque (LTN ) 

L17) L 'emploi spatial de confre : propo itions pour un traitement unifie (RLIN ) 

Nous voyons que les el.ements a gauche commencent par un syntagme nominal avec 

determinant: I' article defini (le numeros 13, 15, ] 6 et 17), ou sans determinant (le numeros 

12et 14). 

Restent deux titres qui empJoient une prepo Won apres Jes deux-points; une 

preposition qui introduit le syntagme nominal qui suit: 

L18) Families africaines en France : entre v%nte d'insertion et attachement au 

patrimoine langagier d'origine (LING04) 

L 19) Schemas et Motifs en semantique prepositionnelle : vers une description 

renouvelee des prepositions dUes « spatiales » (FRLlNG 15) 
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Remarquons de plus que pour ces deux titres, I' element a gauche fonne un syntagme nominaJ 

sans determinant. 

Fi nalement, un dernier titre a commenter dans ce groupe des deux-points: 

L20) Les determinants numeraux, un exemp/e : les dates horaires (LING07) 

Nous voyon que ce titre est compose de deux signes de ponctuation. C'est presque comme 

dans J' exemple 16 du corpus medical, seulement ici nous avons affaire a la virgule et aux 

deux-points (dans l'autre exemple, c'etait l'occurrence du point d ' interrogation qui etait 

commentee). 

Ceci nous conduit a l'exemple suivant (21) ~u. c'est en fait le point d'interrogation qui 

e t employe comme signe de ponctuation, ce qui e t tre rare. 

L21) Relations entre prepositions et conjonctions? L 'apport de la comparaison en 

langue romanes (FRLING09) 

nfin, iI Y a deux ex mpJe du typ (b) qui ne sont pas commente . Consideron -le 

L22) Pra matique. Eta! de I 'art et per pec/lve (FRLING I 1) 

L23) Lan age et hors-lan age. Quelques remarques (FRLING 12) 

N us y trouv n 

x mple du typ 

int mme i.gne de ponctuation, ce qui montre qu'il n'y a aucun 

mpos d'un virgule ( auf le numero 20 qu'on vient de commenter). 

4.4.3. (c) La tructure bipartite N+ prep: (c) N+ Prep 

n c qui nc rn I typ n avon trouve ept exemple : le titre 24 a 30. 

L24) Le determinant dan I s anaphore fideles et infideles (LING08) 

L25 La det rmination de nom de sentiment en grec moderne (LING 10) 

L26) L role du I iqu dan la theol'le de tereotypes (LING 16) 

L27 D 'notation t argum ntation dans le di coul's (LING17) 

L2 ) Argwn ntation int me t 11 hainemenfs dans les matrices dejinitoire (LING 18) 

L29) La l' pr ' nlaliol1 d el'b dons le reseau semantique WORDNET (LING20) 

L 0) Un anal d on {ru tion transiti indirecles en fram;ais (FRLING03) 
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ou voyon que c' t la prepo ition dan qui d min ( 4 2 27 2 t 2 

titre qui restent, le numero 25 et 30. • t la pr p ilion....n qui t mpl 

d u 

4.4.4. (d) Le bloc unique: (dl) le bloc unique! (d2) la relation ynta iqu d coordination 

Le type (d) dan ]a lingui tique embl 'atta h r p]ut t it la r lati n nta iqu d 

coordination qu'au bloc unique. On en trouve inq x mpl mp d la nj n ti n _t : 

les titres 31 a 35. 

L31) Plurilinguisme, variations, in ertion colaire et sociale (UN 05) 

L32) Locutions conjonctives et determination (LING06) 

L33) Criteres argumentatifs et analy e lexicale (LING 14) 

L34) A travers, au travers (de) et le pOint de vue (RLIN 17) 

L35) Prepositions et rection verbale (FRLING 1 ) 

Il emble que nous ayons affaire ici a deux types de c rdinati n ; I 2. 5 

presentent le type oil deux unite sont reliee. par une conj net ion de c rdinati n, P Ut" c qui 

est des titres 31 et 34. cependant, nous voyons qu'il sont con titues tous I 

elements a la maniere d'une enumeration (comme dan le exemples M35 et 3 des c rpu 

de la medecine et de I'economie). 

Nous avons dix titres au total ou le type (d) . . n ce qui c ncerne les cinq qui r st nt. 

trois d'entre eux sont ce que Sullet-Nylander appelle de bl cs uniques (36 a 3 ), 

L36) Les determinants figes (LlNG09) 

L37) Le defini obligatoirement modifie (LING I 1) 

L38) Preposition a eclipses (FRLINGO 1) 

L39) Dans la langue, par la langue mais tout entiere (LING 12) 

lAO) Tout contre vs. tres con/re (FRLING 18) 

Quant aux deux derniers, les numeros 39 et 40 que nous avons choisi de placer sous ce meme 

type (d), ils ne sont pas aussi c1airs : ils ne forment pas des blocs uniques de la. me me maniere 

que nos autres exemples, ni des relations syntaxiques de coordination avec la conjonction et. 
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Mais nous pensons quand meme qu'i] faut les placer sous le groupe (d) car Bs fonnent une 

sorte de coordination en employant la conjonction mais et la preposition versus. 

Considerons dans ce qui suit les pourcentages de la repartition des types syntaxiques 

dans la discipline de la linguistique. 

Pourcentages : 
La Iinguistique 
(a) La phrase complete 
L L : complete 
L2 : question partie]Je 
L3 : question totale 

3/40 = 7, 5% 

(b) La parataxe 
L4 : deux-points 
L5 : deux-points 
L6: deux-points 
L7 : deux-point 
L8 : deux-points 
L9 : deux-points 
LlD : deux-points 
L t! : deux-points 
L12: deux-points 
L13 : deux-points 

14: deux-poi.nt ' 
L I5 : dux-point ' 
L16 : deux-p int 
L17 : deux-point 
Ll : deux-points 
L19 : d ux-p ints 

20 : virgule+deux-points 
L21 : point d'interrogation 
L22: point 
L23 : point 

20/40= 50% 

(c) La stru.cture bipartite SN+Sprep 
L24: dans 
L25: n 
L26: dans 
L27: dan 
L2 : dans 
L29: dans 
L30: en 

7/40= 17, 50/0 

46 



(d) Le bloc unique 
131 : et 
L32 : et 
L33 : et 
L34: et 
L35 : et 
L36 : bloc unique 
L37 : bloc unique 
L38 : bloc unique 
L39: mais 
rAO : versus 

10/40 = 25% 

Dilan 

Nous avons analy e le quaranle titre en lingui tique et n u av ns vu u e' t 1 typ (b) 

La parataxe : (bI) bipartite/ (b2) tripartite qui domine ; n us av n bs rv la m m t ndan 

dans les deux autres di eipline . Nou pouvon done en eoncJure que c type st la at g rie 

typique des titre d' articles de recherche. Pour le typ (a) La phra e complete, ' st surt ut la 

phrase interrogative (a2) qui se pre ente et, en ce qui concerne le typ (c), n us av ns vu que 

la prepo ition dan e t majoritaire. Finalement, .le type Cd) prc ent le bl c unique ainsi que la 

coordination et nous avons vu que cette derniere peut prendre differentes f rme empl yant 

de conjonctions variees. 

4.5. Differences et similarite 

(la medecine, l'economie politique et la linguistique) 

Nous pre enteron ci-dessous un tableau pour fac iJiter la consu ltation de nos resultats p rtant 

sur la repartition de different type yntaxique. Comme dans le' chapitres precedents (4.2., 

4.3. et 4.4), il contient les nombres d'occurrence et les frequences relatives de chaque 

discipline. Ensuite, nous nous concentreron pIu en detail ur le differences que nous avons 

trouvees entre les trois disciplines en que tion. 

Med Econ Ling Total 

Nombre Frequence Nombre Frequence Nombre Frequence Nombre Frequence 
d'occur- relative d'occur- relative d'occur- relative d'occur- relative 
rences (%) rences (%) rences (%) ences (%) 

i~ phrase complete 3 7,5 I 2,5 3 7,5 7 5,83 
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(b) parataxe 21 52,5 21 52,5 20 50 62 
(c) structure 5 ]2,5 10 25 7 17,5 22 
SN+Sprep 
(d) bloc 11 27,5 8 20 10 25 29 
unique/coordination 

Nous avons etudie les titres des troi di c.iplines en essayant de les placer dans les 

quatre categories elaborees par Fran'(oise Sullet-Nylander, et nous avon ainsi vu quelques 

differences entre le titre de presse et le titre d' article de recherche. Passons aux trois 

disciplines encore pour voir de plus pre les variations que nous avons trouvees entre eHes. 

51,66 
18,33 

24,166 

Commen~ons par regarder le syntagme nominal et ses variations. En ce qui concerne 

le syntagme nominal sans detenninant, il yen a beaucoup dansles trois disciplines. Quant au 

syntagme nominal avec detenninant, il e t rare en medecine et en economie. On le trouve plus 

souvent en Iinguistique, corn me dans le exemple J 6 et 24 : 

L16 Le /exique en mouvemenl : creation lexicale et production semantique 

L24 Les determinants dans les anaphores jide/es et infideles 

Si nou pass ns ~ la typologie et les quatre types employes pour I'analyse syntaxique 

des titres, nous voy ns que la phra e complete, le type (a), est tres rare dans les trois 

disciplin s. 

n c qui ncerne les types (b) et Cc), il nou emble que c'e t la di cipline de 

I' di tingue des deux autre. L'econornie emble ~tre en fait la plus variee des 

Lr is di cipJin ' . N us av ns vu qu'elle etait la eule a avoir la virgule comme signe de 

p n tunti n dan c rtains ex mpl s du orpu ,comme d n le numero 14 : 

14 La « d pt-d iflalion» Ion frvin Fi her, histoire et actualite d 'une theorie de la 

rise fin an iere 

plus, il n qu c tt di cipJine e tau i la pIu variee en ce qui conceme 

I u ag d pr p iti ns dan I typ (c). Dan la medecine nou n'avon trouve que les 

n dans t~. Quant a la lingui tique, ce ont le prepo ition dans et en qui ont 

par ntre, mploie n piu de prepo iton comrne ~ et ~comme 

mpJ 2 4 : 

E29 L 'impact d la de r s iv.ite de allocations chomage sur le faux de reprise 

d mp/of 
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E34 Le neostructurali me comm fond m nt d 'un trat ' i d d ' lopp m nt 

alternative aux recommandation neolib 'rale 

Pa on a la derniere eategorie (d), U ' t urt ut .Ia m d in ui pr nt au 

moins dans ce que nou appellon I hI uniqu pur c mm dan lOt 2: 

M30 Une cri e comitiale 

M32 Sarcoidoses cardiaques 

En ce qui cone erne I'economie, c'e t la c ordinati n qui d mm 

la linguistique. Voici I'exemple 35 de I'economie: 

E35 L 'assurance de marche et la consommation Cl payer 

qui t I a au i p ur 

Finalement, la lingui tique pre ente, ous cette categorie de la c ordinati n, qu Iques 

variati.ons de pIu. La pre ence de mot comme ver u. et mai au lieu de la c nj ncti n .J 

(39-40) : 

L39 Dans la langue, par la langue mais tout entiere 

lAO Tout contre vs tres contre 

5.0. Analyse semantique 

Dans ce chapitre, nous entreprendrons une analy e semanlique des titr s des articles d 

recherche. Le point de depart de cette analy e era une hyp the e I n laqu lie le 

chercheurs, en eerivant un article, ont comme but d'informer ur .Ieurs recherch s t d'incit r 

d'autres a lire leur article (<< information » et « vente ») . N u etudier ns dan quell mesur 

ce double but se manife te dans les titres. On a deja vu comment I titr de pre 'e st 

beaucoup plus incitatif que le titre d'article de recherche. Mai meme si no titres n sembl nt 

pas etre tres incitatifs, nous pen ons que les chercheurs veulent bien « vendre » .Ieurs articles. 

I1 sera done interessant d'e sayer de trouver les moyen qu'ils utilisent p ur former leur 

titres, qui sont d'ailleurs le premier element lu par le Jecteurs. Pas on done a I'analy e 

ou nous verrons si les aspects semantique ont quelque cho e d ' interessant a dire dan ce 

contexte. Considerons d'abord ce qu 'en a dit Fran~oise Sullet-NyJander dans sa these ur le 

titre de presse : 

« Une rnaniere pour le journal de marguer sa position vis-a-vis de I.' informati.on qu 'i l titre et de 
produire certains effet sur les lecteurs est le travail d 'elaboration des messages eux-rnemes et la 
place accordee auxfigures. qU ' il s'agisse des figures de construction DU desjigures de sen. ... Les 
premieres renvoi.ent a la rnaniere dont le journal dispose les mots dans ses titres, tandi que les 
secondes nous rarnenent a la dichotomie c1assique entre le sens figure et le sens litteral des mots 
ainsi gu'au rapport entre les valeurs denotati ves et connotatives du vocabulaire employe. » 
(S-N L998 :1 42) 
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5.1. Figures de seos 

En ce qui concernele titre d'article de recherche, il nous sembJe que c'est urtout la premiere 

categorie qui est valable : lesfigures de construction. Une etude de figures de sens ne semble 

pas pertinente dan notre corpus etant donne que le sens figure y est plus ou moins absent. En 

ce qui concerne les mots metaphoriques, metonymiques et la personnification, ce sont la des 

phenomenes as ez frequents dan le titre de presse, mais jJ semble normal que nous ne 

retrouvions pas ces phenomenes dans les articles de recherche puisque le genre et la fonction 

ne sont pas les memes. Considerons quelques titres de Sullet-Nylander pour clarifier cela: 

Mots metaphorigues : 

1) En ordre de bataille 

2) Strasbourg remonte aufron! 

(S-N 1998 : 187) 

3) Debat presidentiel : Juppe ca/me le feu 

4) Fran~ois MUterrand, dramaturge de /'Europe 

(ibid. : 190) 

Metonymie: 

5) Hamlet prend de . couleurs 

) La erbie critique severemenlla EE 

(ibid. : J 3) 

7) Le roman/ism ' sourianl de Michael Palin 

) La ile port le deuil d? aid 

ibid. : 1 

at g ri .: la m taphore, la metonymie et lapersonnification 'attachent toutes ace 

qu' n pp lie I en figure. Par I.a metaphore (le exemple I a 4), on decrit quelque chose 

dans des termes qui vienn nt d un autre domaine. Dans ces exemple , la politique est decrite 

dan d terme de la gu rre (1 et 2) du port (3) et du pectacle (4). Par la metonymie (le 

5 t 6) n r mpla une ntite par une autre qui e t en rapport de contiguile avec 

ub titu a la pi'ce du meme nom et La Serbie e t mi pour l'institution (par 

la per onnification c e t I as ceiation de 

pIu ieur terme qui pr duit la figur . Sullet-Nylander donne une citation de Fontanier Ul-

d 
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« La personnification con i le a faire d' un tre anim " in n ibL, u d'un t ab trait t 
purement ideal, une espece d' etre reel et phy iqu dou d ntim nt t d qu' n 
appel1e une personne. » (Fontanier 1977 : 112 ite dans -N) 7) 

n peut y avoir personnjfication dan le di oit par m ' t n u 

par metaphore. Dan I'exemple 7, on a affrure a un r lati n 

dan le demier exemple, c' e tune meton ymi : la .it ' Y 

humain al r qu 

habitant . 

Apres avoir regarde ce figure de en run i qu , il 

emble facile de comprendre la faible pre ence de c 11 

medecine, de l'economje et de la lingui tique dan I articl d r 

beaucoup piu varie et colore que ce que l'article de r cher he n 

titr d pr t 

but 

era de captiver le lecteur, de lui donner envi de lire I'article qui uit. 

demander si ceci n'e t pa au i exactement ce que veu lent le f rm nt 

leur . titres. Nous pen on que le but n'e t peut-etr pa tre dif~ rent u f nd p ur 1 

journali te et le chercheur. Le titre era ce par quoi I lecteur c mm n rtant 

qu'il ne s'arrete pas la, mai qu'il continue avec J'artic1e meme. Mais mem si I but du 

chercheur et du joumali te sont a sez similaire , le titre de pr sse est beauc up plus col r ; le 

but du journali te est urtout de « vendre» e article , alor ' que p ur le h 

fournir au monde des connrussances et du avoir ur de theme imp rtant., e t c ntral. La 

verite est que le sens figure ne marche pas aussi bien dan la recherche que dans la press . 

contraintes de genre sont differentes. Nou pensons que tandis que le. j urnali stes p uv nt 

employer presque n'importe quel effet pour rendre leurs titres incitatifs, il faut qu I s 

chercheurs trouvent d'autre moyen que le en ' figure pour captiv r leurs lecteurs. 

S.2. Figures de construction 

Pa son done aux figure de con truction : I 'ellipse, l 'apposition et I 'hyperbate. 

S.2.1. L'eUipse 

Voici deux definitions de l'el1ip e: 

«L'eUipse syotaxique n'est qu'un cas particuJier d'effacement OU I'element non exprime est un 
syntagme recuperable - syntaxiquement et semantiquement -a partir du contexte lingui stique (oo.) » 

(Riegel et a1.1994 : 11 I) 

« ELLIPSE (oo.) Omission syntaxique ou tylistique d'un ou plusieurs elements dans un enonce qui 
reste neanmoins comprehensible. L 'ellipse du verbe est couranteen franfais (ex.. Chacun son tour 
pour chacun doit agir a son tour). (oo .) » 
(Le Petit Rober! 2000 :824) 
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VelJipse consiste a]ors en la suppres ion de mots. Elle peut prendre des proportions tout a fait 

variees comme dans ces exemples tires de pages 165-168 de Sullet-Nylander: 

9) Rocard conteste par les siens (auxiliaire) 

10) La gauche desorientee (verbe) 

] 1) Retour difficile pour Mauroy a LiUe 

12) Vitrines d 'enlreprises 

Dan 9 et 10 on a affaire a la forme d'eJlipse (grammaticale) minimale. C'est eule la copuJe 

etre qui est supprimee, comme auxiliaire ou verbe. L'exempJe ] 1 pre ente le deuxieme type 

d'eJlipse : l'e11ipse de ] 'article alor que le numero 12 contient une ellip e (<< contextuelle ») 

maximale ou I'on a affaire a l'el1ipse de plusieur elements. 

En ce qui concerne notre corpus de titre , l'el1ipse y est frequente, notamment l'ellipse 

de I 'article. On a deja vu comment I'ab ence d'article domine dan les trois disciplines: 

M4 : Impact de la TEP au [18FJ-FDG sur ( .. ) .' evaluation( .. } 

E20 : Annees validees pour ( .. ). omparaison ( .. ) 

Ll2 : Presentation : Langues et insertion 

11 n u, s mbl que l'ellip (<< ontextuelle ») maximale corre pond a ce que I'on trouve 

uv nt dans le typ yntaxique (d), le bloc unique, pui que c'est I'ellip e de tout element non 

n essaire p ur la mprehen 'i n du tiLr , comme dan les exemples suivants tires de notre 

rpu 

M I. : Form s atypique d? ar oido e 

M 2: ar of dose ardiaques 

L : Preposition a eclip e 

5.2.2. L'appo ition 

figur d con truction : la parataxe et l'appo ition. Nou avons deja 

mm nt la paratax ou l'anaJy e ntaxique (4.0. : 4.2.2, 4.3.2 et 4.4.2) . ci-dessous nous 

n d nn e par Sullet-Nylander la-des u , concernant la emantique de 

la parata 

La para tax t n ideree i i comme une variante de l'ellip et repr ' ente une figure 
imp rtant d n tre c rpu . En effet, le di cou intitulant joumaJi tique cherche a la foi la 
bri t ' dan la n tru ti n la den ite dan I' information vehiculee et la « vi vacite »dan la 
f rmu lation. La juxtap ition d d ux yntagme ou de deux phrase permet de donner aux 
tern nt un rtain for e t ut en ne acrifiant Tien a la comprehen ion etant donne la 

frequ n e d tt figure d on tru tion et I'habitud que I lecteur de joumaux en ont. » 
(- :172). 
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ous pen on que cette e plication a bi n au i p ur 1 arti I d r h rch : la paratax t 

le type le piu employe qui donn la bri ' t ' la d n it mm I ' pliqu 

Sul1et- ylander dan eet extrait pour 1 titre d pr t 1 j urnali t n 

ont donc pas trop different en e qui 

con iste a detacher un nom (la ba e) et a le In ttr au d ut d I, phra p ur 

en uite ajouter un complement qui vi nt id ntifi r 1 pr mi r t rm ... )) -N: 17 -174). 

Nous n'avons qu'un exemple dan notre corpu ; 1 numer I d I on mi : 

John Hicks, le dernier Keynesien ? 

5.2.3. L 'hyperbate 

Finalement, il yale terme de I'hyperbate qui re te. Regard n la deFiniti n d'un di ti nnair 

de rhetorique: 

« ( ... ) L'hyperbate designe ( .. . ) un renver ernen! de I'ordr banal d gr up . f n li nn I , par 
deplacernent et inversion de en ernbles de term s a I'egard d la dispositi n qui parHlt la plus 
ordinaire ( ... ) » (Michele Aquien, Georges Molinie .1 996 : 193). 

Sullet-Nylander dit dans sa these qu'il s'agit d'une « figure qui c nsi.ste· projet r n deh rs 

du cadre normal de la phra e I'un de ses con tjtuants fixes », et aussi qu' « il y a ruptur en 

quelque sorte de la syntaxe de la phrase par I' operation de permutation. » ( -N 1 9 : 175) L' , 

nou pensons avoir as ez d'information pour comprendre les ex mpl s suivant d'hyp rbat . 

Consideron done d'abord un exemple de titre de presse : 

Sarajevo : Jean-Paul 11 renonce (ibid. : L 7S) 

On voit alor qu'il s'agit de titre du type syntaxique (b), la parataxe. 11 y a detach m nt a 
I'avant de I'element precedant le deux-point, la virgule u le point. Dans notre exemple, il y 

a a la fois une ellipse (de ~ dan lean-Paul II renonce Cl arajevo) et une hyperbate (d 

Sarajevo qui passe en tete du titre). 

Passons done aux titres de notre corpu . Il nou semble, en etudiant ces titres, qu'i1 ya 

en fait beaueoup de types differents d'hyperbate. Traitons d'abord celle qui nous emble etre 

la plus c1aire: 

M21 : Pyoderma gangrenosum. A prop os de 15 observations 

derive de La phrase virtuelle: A propos de 15 observations de pyoderma gangrenosum 

M23 : La colite collagene. Apropos d'une serie de 1/ cas 

derive de la phrase: Apropos d 'une serie de 11 cas de colite collagene 
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M24 : Neuropathies peripheriques auto-immunes a anticorps anti-MAG et 

hemopathies. A propos de 5 observations 

derive de la phrase: A propos de 5 observations de neuropathies( .. ) 

LIO : L 'analyse de la construction En Tout N par D. Leeman : Quelques remarques 

derive de la phrase : Quelques remarques sur ['analyse ... 

L23 : Langage et hors-langage. Quelques remarques 

derive de la phrase: Quelques remarques sur le langage( .. ) 

Nou voyons que ce sont le deux elements a propos de et guelgues remargues qui sont mis 

dans Ja deuxieme partie du ti.tre pour pouvoir placer un autre element, le theme ou ee qui est 

traite, au debut. On a alor une hyperbate de ce theme, eomme par exemple du pyoderma 

gangrenosum (M21). 

Si nou passon aux autres exemples d'hyperbate, nous voyons que dans nos trois 

disciplines du type syntaxique (b) il yen a beaucoup. n nous emble en fait que presque tous 

le. exemples de ee type (b) sont forme a l'aide d 'une hyperbate. Regardons done ce que dit 

ullet-NyIander Ul-de u : 

« Le but vi e avec l'hyperbate e t de detacher le mot de susceptible de donner au lecteur une 
ide du th m e I'article avant d' apporter I'information ' y rapportant ( ... ) Un principe 
s nti I st n f n tion : I mi e en vedette du terme considere par le redacteur cornme le 

signifi du th m d I' arti le ; n a donc affaire a une thematisation. » (S-N 1998 : 176). 

a traditi n dit qu dan un phra e complete il y a toujour deux partie : ce qu'on appelle le 

th m t I pr p . L th me nt parte le locuteur, le « point de depart» de la phra e, 

1'1 m nt nnu. Lepropos steequ nditdu theme, I'e)ement nouveau. (Riegeletal. 1994 : 

). 

N us av n ' d ju mmente l' xemple de ullet-Nylander: Sarajevo : Jean-Pau) IT 

st d n le m t cle d6taeh6 qui donne au leeteur une idee du theme de 

l'articl , I m nt e t l'information qui'y rapporte. Nou voyon done comment 

1 xplicati n de u1l t-Nylander e t valable ici. Mai e'e t a cau e de l'hyperbate que 

I 61 m nt t d nu le theme d la phra e. Si on n'avait pas affaire a l'hyperbate, ce 

te I prop : J an-Paul IT (theme) renonee a Sarajevo (propo ). 

au de ut de la phr e pour donner 1 importance a eet element qui. est 

d aill im rtant ( u I them dan l'arti le qui uit. Comme e'e t le theme de la 

phra il tau lui d 1 arti le (c dont il 'agit). 

mpl la plupart emblent etre un peu differents. Apropos 

d cairn nt une information quj e rapporte au theme de 

I' articl mill plut t un pJi ati n ur la maniere dont le theme t traite : 15 ob ervations. 
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Con iderons quelque exemples de pIu p ur larifi r la. L p ' rati n d p rmutati n p rt 

ur les syntagme prepo itionnel dan tou 

prepositionnel fait. qu'on a affaire a un ellip 

M 15 Cancer du rein localise : ver un chirorgie 

qui est peut etre derive de la phra e virtu 11 : 

Vers une chirurgie con ervatrice du cancer du rein /0 all . 

M 16 Deficit immunitaire commUll variable : un ou piu i IIf m I di ? Trois 

observations c1iniques 

qui est peut etre derive de la phra e: 

Une ou plusieurs maladies ? Trois ob ervation c1iniqu du deji it immunitair 

commun variable 

M20 Agents et consequences de infections no ocomiales dan un ntr hospitali,. 

universitaire libanais. Etude nhro opec/ive ur 2 an 

qui est peut etre derive de la phra e: 

Etude retrospective sur 2 ans des agent et consequences des infe tions 1'70 '0 omial s 

dans un centre hospiLalier universitaire libanais 

On voit que le 16 et le 20 ont dans la categorie du titre d'article de rech rch al rs qu le J 5 

semble se placer presque dans la categorie du titre de pre e ou u le typ d'hyperbat d 

Sullet-Nylander. C' est I.e cancer du rein localise qui est le theme de ]' article et v fS u 

chirurgie conservatrice donne I'information. Quant aux deux autr . , I 16 et le 2 ,c s nt I s 

elements trois observation clinigues et etude retrospective . ur 2 ans qui s nt mi . la fin du 

titre, des elements qui res emblent a I'expre ion a propos de qu ' n vi nt de c mm nl r. 

Passons a quelques exemple tire de I'economie ia I'on verra que I' perati n cl 

permutation est la meme ; elle porte toujour sur le syntagmes prepo itionnels (clans E4 et 

E9) : 

E4 Le surplus des consommateurs d 'Alfred Marshal! : une genealogie intellecluelie, 

derive peut-etre de la phrase virtuelle : 

Une genealogie intellectuelle du surplus des consommateurs d 'Aljred Marshal! 

E6 Croissance endogene et pollution : une approche fondee sur le comportement du 

consommateur 

derive peut-etre de la phrase virtuelle : 

Une approche de la croissance endogene et de la pollution /ondee sur le 

comportement du consommaleur 

E9 Mimetisme rationel et connaissance : une analyse empirique 
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derive peut-etre de la phrase virtuelle : 

Une analyse empirique du mimetisme ratione! et connaissance 

Les exempJes 4 et 9 sont assez semblables. Cependant, E9 semble e placer sous ce que nOll 

avons appeIe la categorie du titre de recherche: l'element a la fin du titre ne dorrne que 

l'expJication du traitement du theme dans l'article, tandi que E4 e place a notre avis au 

milieu puisque le mot genealogie e t piu marque que le mot analyse (on va le voir dans le 

chapitre suivant concern ant le choix de mots), ce qui fait que I'element a droite des deux

points donne en fait une information assez preci e ur le theme, l'element a gauche. Mais une 

geneal.ogie intellectuelle est en meme temp 1'explication du traitement du theme dans 

l'articJe. En ce qui concerne E6, il nous semble qu'on a affaire a un autre type d'hyperbate. 

Jusqu'ici nous en avons mentionne deux types: 

1) celui que Sullet-Nylander prc ente dans a these sur le titre de pre e: le mot cle est 

d6tach6 et mis en tete de la phra e et l'information qui 'y rapporte se place apres le 

signe de p nctuation. 

2) celui que n u avon appele la categorie du titre d'article de recherche Oll le mot cle 

e t mi en tete et I'explication du traitement de ce theme se place apres le igne de 

p nCluati n. 

6, n r vanche, n 'attach a aucun de ce types.Dan ce type, le mot cle est place au debut 

lien ntre m t u ce theme i l'on prefere, et I'element apre les deux-

p iots n' st pa du m"m typ qu ceux pre ente et explique ci-de u . Le theme e t donne 

t I s d ux-p int intr dui nt plutot une autre dimen ion de ce theme: le comportement du 

consommat ur. 

Pas ns a qu Iqu xemples d la lingui tique et c'e t toujour ur le yntagme 

p ration de permutation : 

Au sui t de et Cl propos de .' une analyse [exicographique, discursive et Iinguistique, 

qui t p ut- tr derive d la phra e virtuelle : 

Une anal s ~ lex; raphique, di llrsive et linguislique d' au sujet de et a propos de 

L14 Langu tin rLion so ial : maUiriau.x pour une reflexion sociologique 

ui. t p ut- tr d ri d la phras virtu lIe: 

Materiau.x p /11' un r lfle: ion 0 iologique de langue et ff 'in ertion sociale 

n y a I hyperbat dan I deu e placent dan la categorie du titre de 

t mi au debut du titre et I'explication du 

trait m nt t mi a la fin: analy 

L L 1 enr : [ nuan ; r d a rammati ali alion 
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Cet exemple n'est peut-etre p au i lair' au du pr n m IJv.:,~",)~if dan 

partie, mai Genre e t bien le th' m 

peut donc parler d'hyperbate i i CL 

Pas on aux exempl ou I group 

con truction que l'hyperbate : 

nr ~ . 

U il t lair qu il it d utr 

M 10 Rapport d 'atelier : Tendan e dan la pr 'val n du taba i m d J 99 J a J 994 

M 11 Soins de bouche : e entie! pour I s pati nt n fin d 

M 14 Tabagisme : a traiter comme une toxicoman; 

LA Argumentation interne et argumentation extern au lexique : d s propriet s 

differentes 

L6 Les prepositions : une cIa se aux contours jlous 

L12 Presentation: Langues et insertion (sodale) 

Dan quatre de ce ix exemple (MIl, MI4 . L4, L6), n p ut nlev r le d ux-p int t I 

remplacer par une forme du verb etre: Soin de bouche sont e nti I ; Tabagism 

traiter comme, etc. On peut alor dire qu'on a affaire a un typ d' la pu l 

ce exemple . Quant au titre MlO, il e t egalement facil d v ir qu I'hyp rbat n'y . l pas 

presente. IJ commence par Rapport d'atelier. On ne peut pa dir que et lem nt 

theme comme c' e t le cas avec I'hyperbate. En ce qui c ncerne I d rni r titre, L 12, n v it 

que le elements sont mi dan I'ordre d'une phra e normale. n a vu que p ur I titr, I' rdr 

est sou vent renver e et on a alor affaire a une hyperbate. Dans eel ex mpl ,par c ntr , iI 

nou semble que le mot cle ou I'element cJe e t place a la fin et l' xplicati n ur la mani r 

dont ce theme est traite e t placee au debut. La con truction an le d ux-p ints serail d ne: 

Presentation du theme des langues et de l'in ertion (sociale). II y a alors un type d' Ilip au 

en que quelques mot sont enleve et, comme nou le voyons, le deux-points .Ies 

remplacent. 

Bilan 

Nous avons etudie quelque trait emantique dan le titre d'articJe de recherche. Nous avons 

vu que le figure de en ne ont pas utili ees pour former un titre d'article de recherche; en 

ce qui concerne la mitaphore, la metonymie et la personnification, qui sont assez frequente 

dan les titres de pre e, elle ne ont pas pre ente dan les titres de notre corpus. Mais le 

figures de construction comme l'ellip e, I'apposition et 1'hyperbate y sont presentes. L'elJip e 

et l'hyperbate sont frequentes tandis que nou n'avon trouve qu'un seul exemple de 

I'apposition. En ce qui conceme l'ellip e, on a vu qu'il y a trois types differentes : l'ellipse 
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minimale,l'el1ipse de I'article et l'ellipse maximale ou c'est l'eJlipse de ['article qui est Je 

plus employe dans notre corpus. Quant a l'hyperbate, nous avons vu que le type que presente 

Sullet-Nylander a ce sujet ne suffit pas pour analyser toutes les occurrences dans notre corpus. 

Le titre d'article de recherche presente d'autres types en plus, ce qui fait qu'on peut parler 

d'au moins trois types differents : 1) le mot de detache au debut et ]'information qui s'y 

rapporte a la fin (Sullet-Nylander), 2) le mot cle detache au debut et l'explication du 

traitement de ce theme a]a fin (titre d'artic1e de recherche), 3) le theme se t£Ouve au debut et 

les deux-points introduisent une autre dimension de ce theme (E6). 

5.3. Le choix de mot 

Pour analyser un titre semanti.quement, it faut aussi considerer les mots qui sont choisis pour 

former ce titre. Le choix de mots est un trait important que nous etudierons dans ce qui suit. 

N us commencerons par presenter le notions que nous utiliserons dans !'analyse, inspin!es 

par I.es recherches de Lita Lundquist, de Fran~oi Rastier et d'Injoo Choi-Jonin/Corinne 

Delhay. 

5.3.1. Lundquist 

ita Lundqlli t part du niv au emantique dans on livre L 'Analyse textuelle. methode, 

exer 'ie 's t n us utili er n sa presentation concern ant le mat dans ce qui suit. Un texte est 

t ,I r qu'on a affaire a un mot, il faut prendre en consideration le signe et le 

qui. concerne le signe, il e t compo e de deux elements , le signifiant et le 

mm I'a intr duit allssure). Le premier e t la manife tat ion perceptible et le 

d uxi m n pt auqu I renv i.e le signifiant. De pIu, il faut ajouter le terme de referent 

qui est «I' bjet r 1 dan I mond exterieur auquel renvoie le igne de qu'il e t employe 

dtins un n nc particu lier. » (Lundqui t 1983 : 67). Voila donc troi elements importants 

I rsqu'on a affair a de mot et a. un texte. 

5.3.1.1. Le igne 

Le igne 11 ' t pas I unite minimale de .Ia ignification .. n est compo e de differents traits 

mantique app le 'm . Lundqui ten donne un exemple : ~ Le igne« cheval », par 

x mple nti nt le em suivant: +anime -per onne +mammirere +quadripede, + 

ngule tc. > (ibid :6). ett divi ion en em differents era importante pour la 

compr h nsi n t la cl ification de mot et d groupes nominaux dan .1 analyse qui suit. 
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De plus Lundqui t parle d champ 'm ntiqu 

peuvent avoir de traits emantique (de 

jgnification en commun. Regardon a n 

«Comme «cheval » et «v che ) ont 1 trail [+anim 1, [+ mammi 
it appartiennent tou t d ux au champ ' mantiqu d anim u mammi re 
superordonne ou generique par rapport au on pt subordonn ' . »(Lundqui t 1 

ign 

Nous verrons dans I' analy e que nou avon affaire au mem hamp s mantiqu dan n tr 

corpu de titre pui que le nom employe ont 

qu ' ils ont beaucoup de seme en commun. 

m m at ri 't-a-dir 

la 

Lundqui t continue par expliquer ce qu' II ent nd par denotation t omlotalion d s 

mot ,ce qui est aussi un trait intere ant pour l' analy e emantiqu . La denotati n st la 

de ignation neutre d'un mot (<< nu it »= « l' oppo e de j ur») tandi qu la n st 

qu'ul) mot peut evoquer (<< nuit »= «tri te se, deuil, j i 

ubjectif et emotif que contient ce mot. En ce qui c n rn I titr d' arti I 

c'est probablement la denotation qui con titue I'a p ct le pIu important, mai il s ra 

intere ant de voir i quelque chercheur ont choisi des mots dans le quels resid nt < I' app I 

a. I'experience subjective du destinataire » (ibid. :70), c'e t-a-dir d s nnotati n . 

5.3.1.2. Le vocabulaire 

Passons au deuxieme element important lorsqu'on an Iy e les textes : le v()cabulaire. 

Lundquist fait la di tinction entre vocabulaire objectif et subjectif, i.mpers nnel et p rs nn I. 

n 'agit de la pre ence ou de I'ab ence de I'emetteur dan I texte. Le styl jectif qui 

presente un vocabulaire neutre et referentiel est souvent lie a un style imp rsonnel una 

affaire a. I'absence de marques de person ne. Le style subjectif, par c~ntre, present un 

vocabulaire «evaiuatif, colore, expre 'if, emotif et de expres ions per onnelles qui 

manifestent I 'attitude adoptee par I'auteur vis-a.-vi de fait narres.» (ibid. :72). es 

distinctions se presentent aus i dans un texte d'articJe de recherche, mais la grande maj rite 

e t probablement compo ee d'un tyle objectif et impersonnel. 'e °t comme le dit Lundquist 

dans son li.vre et qui est exactement ce a quoi nous allons essayer de trouver une reponse : 

« Objectivite et subjectivite, style imper onnel et tyle personnel dependent de la fonction 

domjnante du texte : I'emetteur entend-il « faire vrai », «faire autorite» ou bien exprimer ou 

persuader ? » (ibid.) 

Le demier aspect que traite Lundquist apropos du mot, ce sont les couples du 

vocabulaire: abstrait ou concret, vague ou precis, general ou specialise. Nons avons alor 
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affaire a une sorte d' hiirarchie semantique qui place les mots dans des classes differentes 

selon qu'its sont ou abstraits ou concrets, etc. n s'agit d'une hierarchie ou les mots les plus 

etendus, vagues et generiques, c' est-a-dire ceux qui ne contiennent pas beaucoup de seme ,se 

trouvent aux plus hauts niveaux . Chaque fois que de nouveaux elements de sens sont inclus 

dans I'unite, le mot devient plus precis, plus re treint et plus pecifique, et il e t donc place 

plus bas dans la hierarchie semantique. Pour comme cela classifier sernantiquement un mot, il 

faut beau coup de semes differents ; ab trait/concret n'est que le premier couple. Dans notre 

analyse, nous essayerons de trouver des semes ou des couples de ernes qui puissent rendre 

notre classification des titres semantiquement claire et comprehen ible. 

Consideron ,avant d'aborder I'analyse, ce que Lundquist entend par ces couples 

mentionnes : 

«On appelJe noms concrets la categorie de noms qui rererent a des objets materiels et palpables du 
monde physique (table, chai e, biere), tandis que les noms abstraits denotent des notions, des 
idees, de valeur et de relation, telle que « paix » , « liberte », « amour », « courage ». » 

(Lundqui t 1983 :72) 

n ce qui concerne le couple vague/precis, nous pouvons dire qu'un nom est vague s'il ne 

c ntient pas beaucoup de traits emantique (erne) et si le traits qu'il a sont d'un caractere 

g n Tal. n p ut dir al r que ce n m a une comprehen ion re treinte et une exten ion 

grand . uant au t rm preci , il e tie contraire ; un nom preci contient beaucoup de erne 

differ nts et i.I st al rs d'une c mprehension intensifiee et d'une exten ion retreciee, ce qui 

v ut dir qu I n m« rec uvre un en emble piu re treint .» (ibid. :73). Lundquist donne un 

x mpl p ur c1arifi r 

un n m piu pr is. L d ux n m contiennent.le trait : [+marnmitere], [+€tre pen ant], 

[+. x ~ minin), mai ranrtai e c ntient un trait de plus: [+de nationalite fran~aise), ce qui 

fait qu la c mpr hen j n est piu den e, mai l'exten ion piu limitee; il e ten d'autre mots 

pIu pr i. Dan nou traiteron le yntagme nominaux dan leur en emble 

( mm un tout) • t-a-dir I determinant ain i que leur nom et leur expansions. n est 

imp rtant de trait r tout I yntagme en emble et non eulement le nom eul parce que le ens 

d'un n m st modifie par I xpan ion qui I'entourent. Lundqui t I'exprime en ce termes: 

l ague ou pr ' i , il convient d'analy er le syn/agmes plutot que 
-la punt ajouter a eu -ci de preci ions de en ous fonnes 
ompl ' ment d nom tc.: < liberte de presse » e l piu preci que 
in piu preci que etudiant ». » (ibid :73) 

Final m nt il yale ouple €1U!ral/spt?ciali e. Lundqui t pre ente un mot comme 

dun u ag neraJ il utili e frequ mm nt par un nombre ele e de gen dan ' des 
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contextes different ( ... ) (Lundqui t 19 :74). n m 

speciali te et il < po Me un en techniqu qui 

peciali ation en que tion : droit, e nomi , m d 

En ce qui concerne no troi di cipline , il r t 

pecifiques ou non, ce qui n'e t pa i facit 

pecifiques ou d'une haute « technicite » 

dans des contexte varies. Mai ce qu'on peut dir 

" par t re rye au 

main d 

rn ts 

rn nt 

yant 

tau m in qu'un v abula ir 

peciali e e t d'un acce pIu difficile et qu I gr up d tillatair t pIu (' tr int qu lui 

d'un vocabulaire general. 

5.3.2. Rastier 

Avant de pas er a l'analy e de no titre , nou c n id reron la d ripti n d rn s t 

s6rnernes qu'a faite Fran90is Ra tier dan' on livr emanlique interpretativ . Rasti r mpl 

le termes seme et sememe pIu ou moin pour ce que Lundqui t a app le trait sbnantiqu 

signe, et il divise les erne en deux grandes clas e : emes inherents l s m s ajJerents : 

« ( ... ) Le erne inherent relevent du sy lem fonctionnel d la langue; II s s m s aff r nts 
d'autres types de codifications: normes sociali ees, vo ire idiolectal s ( .. . ) » (Rasti r I 7 : 44) . 

Les semes inherents sont denotatifs, distinctif , deFinitoire l univer eIs, tandis que I s . mes 

afferents sont connotatifs, non-di tinctif , non deFinitoires t n n universels. Rasti (' fait n 

plus une autre distinction: la distinction entre . erne generique t s m s pecifiqucs u il 
cree une hierarchie de ernes generique . II dit lui -meme qu'i l y a des « differ ne s ntr 

ernes generique et erne specifique d'une part, ntre div rs types d s m s generiqu s 

d'autre part. »(ibid : 49). Kjersti F10ttum (1995) commente Rastier t la divisi n qu'jl fait: 

«Rastier etablit une hierarchie de. ernes generiques en parJant de semes generiques d' 

generalite croissante. » (Fl0ttum 1995 : 102). Ra tier divise le erne en tr is gr upes 

differents et Fl0tturn les presente cornme ceci. ayant pris I.e semerne cuiller comme exernple : 

« les sernes microgeneriques notenll'appartenance d'un sem me a la cJasse de taxeme - paradigme 
minimal (couvert), les semes mesogeneriques notent I'appartenance d'un sem me a la classe de 
domaine - groupe de taxemes (alimeotation) ( .. . ), les semes macrogeneriques notent 
l'appartenance d'un sememe a la cJasse de dimension - cJasse de generalite supcrieure (concret, 
inanime). » (ibid. : 102-lO3). 

Tandis que Rastier place les ernes specifiques dans le premier groupe, sou le taxerne, 

F10tturn s'oppose a cette limitation qu'eHe trouve trop etroite. ElIe dh qu'elle considere 

comrne specifiques « les semes pouvant jouer un role a tous les n.iveaux, quelle que soit la 

c1asse semantique en question. » (ibid : 104). Regardons I'exempl.e qu'elle en donne: les 
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sern~mes animal et vegetal. Ils contiennent tous les deux les ernes macrogeneriques 

[concret], [anime] et [non-humain] qui les placent au niveau de la dimension. Mais ils se 

distinguent par le ernes [zoologie] et [biologie], ce qui fait qu'ils appartiennent a deux 

domaines differents. Ce n'e t pas alors au niveau du taxerne qu'i1s e distinguent, mais a un 

niveau pIu haut, celui du domaine. Les seme [zoologie] et [biologie] sont donc specifiques 

dans ce c]assement preci , mais comrne Flf/lttum le dit quand meme : 

«Je pen e que Ra tier lui-meme exprime une eertaine flexibilite dans ee eontexte : 
«]'oppo ilion pecjfique/generique est relative a son ensemble de definition; aueun seme n'est 
done par nature speeifique ou generique. » » (ibid. : 104-105). 

Nous voyon alor qu'il n'e t pa si facile de determiner i un erne est specifique ou 

generique, mai s nous avons vu qu ' il y a plusieur traits qui peuvent nous aider a Jes definir. 

L'irnp rtant pour nou. dan notre analy e de titres est de pouvoir dasser les groupes 

n minaux comme pecifique ou generiques a I' aide de element que nous avons etudies 

jusqu'ici : le trait sernantique/le serne, le igne/le semerne, le vocabulaire, le erne 

inherent /afferent ,generiques/specifiques. 

5.3.3. hoi-JoninlDelhay 

ur finir tt intr ducti n the rique, nou pre enteron quelque -une de ce notion 

rn nti. nn sa l'int rieur de la sernantique .Iexicale. Injoo Choi-lonin et Corinne Delhay 

d nn nt un xemple a ez clair de notion de seme et de sememe, inspire par I' etude faite par 

ix terme designant d i ge : siege, chai e, fauteuil, tabouret, canape, 

: [Pour' eoir], [Sur pied] [pour une per onne] 

i r) [ . vec bra] [Materi 1 rigide). La rnaniere dont ce ernes e combinent forme 

par exernpl.e le sern'm de c qu on appelle une chai e ou un labouret ou autre cho e. Un 

rnem t n u citon n ore, « une configuration particuliere de serne qui perm et 

d r ndr mpte du en u d un de n dune unite lingui tiQue.)} (ibid.). ou 

c i dan la uit . 
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5.3.4. Analyse des groupes .oomio.aux 

Passon maintenant a l'analy 

pas necessairement dan d'autre context . 

question. 

Traiton le groupe nominal (0 ) t I 

qu it' it d titre 

t 

m 

former. D'abord, nou verron ce que Riegel et a1. di nt 

Ensuite, nous pa seron aux titre pour voir ' il empJoi. nt un d t rminant u n n t qu 

cela peut apporter au sen du groupe nominal et au titr . 0 n c t imp rlant d 

preciser que nou travaillons ur le gr upe nominaux dan le ex mpl 

(b) - la parataxe, ou ce que nou avons appele bipartie ou lripartit (c 

Recherche d 'emploi et risque de recurrence du h6ma e ;., une analy 

type, on l'a vu ou I'analy e yntaxique, e t le pIu frequent dan n tr 

concentrerons urtout ur l'element apr le signe de pon tllati n par 

allons le voir, I' element avant ne donne que le theme de I' arli I 

neutre et di tante. Dans le ca ou le theme e t pre nt ' d' une mani ' r pIu 

commenterons. Apres avoir divi e les titres selon qu'il empl ient un determinant un n, 

nous diviserons le cas qui I'emploient en deux groupes, selon qu ' ils nt un d t rminant 

defini ou indefini. Ensuite, nou etudierons pIu precisement les N de deux ( u tr is: 

ans determinant, determinant defini et indefini) gr upes. 

5.3.4.1. La fooction du determinant 

Nous avons vu que pour no titres, c'est I'ab ence de determinant qui eSl lypique 4. J .). 

qui sera interessant pour cette analyse semanti.que, ce sera done de regarder de plus pr I R 

cas ou le determinant est present (le determinant defini ainsi que le determinant indefini) t de 

voir si nous pouvons ainsi trouver sa fonction. 

Dans ce qui suit, nous utiliserons la grammaire de Riegel el al. et ce qu'elle dit sur le 

determinant. SeIon Riegel et al., le determinant e definit dan la traditi n e mme « le mot 

qui doit nece sairement preceder un nom commun pour con tituer un groupe n minal bien 

forme dans la phrase de base» (Rieget et al. 1994 : 151). n porte les marque de genre et de 

nombre du ON (=groupe nominal) et il en est le premier element: ON=Determinant+N. 

Semantiquement, le determinant actualise le nom : il nous donne I'information sur le nom: si 

le nom presente une entite massive (du, de la, des ) ou comptable (deux, trois, que/ques, 

plusieurs), si cette meme entite est singuliere ou plurielle, partitive eu globale, etc. Nous 
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avons deux gran des classes de detenninants : 1) les determinants dejinis et 2) les determinants 

indejinis. Les possessifs sont des variantes des definis. 

Les differences d'emploi. s'expliquent dans le sens semantique des GN ou ils figurent: 

est-ce que le GN refere a un exemplaire ou une C1asse ? Riegel et al. expJiquent ce qu'its 

entendent par I' emploi generique et ils disent que lorsqu' on a affaire a cet emploi, les GN 

referent a ]'ensemble d'une classe. Regardons Riegel et al. pour voir ce qu'its disent sur 

I'emploi speciJique : 

« Les GN definis referent a des individus identifiables par le recepteur a partir de la dasse 
representee par I.e nom et son expan ion, et compte tenu des connaissances que lui prete 
I' emetteur. Les indefinis designent des individus quelconque de cette classe sans pennettre 
leur identification univoque. Dan les deux cas, iJ s'agit d'emplois specifiques. » (Riegel et al. 
1994 :153) 

It faut noter que, dans cette etude, nous travaillons sur I' element du titre et I' ernploi du 

determinant est donc probablernent ptu ' libre que pour un texte plus long compose de 

pluRieurs phrases. 

5.3.4.2. L'abseoce ou la presence du determinant 

ornm nous travaillon sur les titre, .Ie contexte est evidemment limite ; nous ne prendrons 

pas n e mpte un e ntext piu etendu que le titre en oi. L' analy e ernantique des titres era 

d ne vraim nt un analy 'e des titres et rien d' autre. La seule cho e que nous avons en plus, 

, st qu'iJ s'agit du titre d'un article de recherche, ce qui peut donner quelques indications par 

x mpl su r d strait sp cifiques u generiques d'un mot ou d'un groupe nominal. Tout ceci 

r st il vir. 

qui onc rn l' lem nt antepo e au signe de ponctuation, la medecine n' a que 

d l1X titr s ur vingt t un qui emploient un determinant CM 17 et M23) et c' e t un determinant 

d fini dans I d ux ca . L' c nomie, qui a vingt titre commenryant par un GN dans ]a 

pr mi r parti du titr ,pre ente huit exemple d'un determinant dont un indefini (E22) et le 

r t d finis(E4 E EI0,EI2,EI4 El7 ElS),Lalingui tique,quiadix-neufex~mp les 

mmenrrant par un GN dan la premiere partie du titre a dix exemple avec un determinant, 

t u d s d fini (L5 L6, L7 L LlO Lt3. LI5 LL6, Ll7 L20) .. Nou pouvons en conclure 

d t rminant 

lingui tiqu pre nt 

un det rminant. L 

as z importanteentre le di cipline : aIor que l' absence de 

la r'gl dan la medecine (vingt et un ur vrngt-trois),la 

u pIu d la moitie de titre · (dix ur dix-neuf) contiennent 

itu au milieu (huit titr ur vingt contiennent un 

determinant . L d but du titre c mm le titre en oi t tr' important. . otre corpu montre 
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que l'economie et la lingui tique ne ont pa au i tfi t qu m in: n tr u pIu 

de variations en ce qui concerne I'u age ou non du d ' t rminant au d but du titr . 

La medecine a treize exemple de titre du typ ynt iqu I m nt 

du titre commence par un GN. Di de ceux-ci d t rminant. L' 

dix-huit titre de ce meme type, mai eul ment i d 

En ce qui concerne la lingui tique, i1 y a au i di -hult ty 

sont formes ans determinant. Qu 'e t-ce que c la donn ? N u voy ns qu 

bien la forme an determinant alor que dan le 

determinant qui domine. Regardon donc de piu pre 
st la f rm a 

an 

determinant. Nou y trouvons beaucoup de nom qui frequ mm nt, mm par 

. exemple analyse, evaluation, comparai on, etude, etc. e n m sont d n d tune c rtain 

generalite, mais avant de pouvoir le cIa er corn me generique u p ifiqu , il faut tudi r 

le contexte, c'e t-a-dire, dan notre cas, le expan i n du GN u ce qu' nap 11 I gr up 

nominal etendu. A eau e de cela, nou pen on qu'i1 era mieux d pr nt r aussi 1 s titr s 

employant un determinant avant de vraiment « attaquer » .Ies noms et I urs xpansi ns. Il n u 

semble que les noms employe ont le me me dan pIu ieur cas et p ur ev it r d n us 

repeter, nous pre enterons maintenant la repartition de exemple emp) yant un determinant. 

Nous avons deja vu combien d'exemples de chaque gr upe s'att hent au typ sans 

determinant et ainsi nou avons pu remarquer au 5.i I.e nombre d c ux qui l'empli nt : dans 

la medecine, nous avons troi exemple de determinant sur les treize exemples qui 

commencent par un ON, et nou en avon douze ur dix-huit dans I'ec n mie et nz sur dix

huit dan la linguistique. Ce que nou n'avon pa. remarque, cep ndanl, c' . 1 la rcpartiti n d 

ceux employant un determinant defini et de ceux empl yant un determinant indefini. Parmi 

les titres medicaux, il n'y a que de ex.emple avec un determinant defini (M 12, M] 3, Ml ). 

En ce qui concerne les titres economiques, nou trouvon huit exemples de determinant 

indefini (E2, E3, E4, E6, E7, E9, EIS, E22) et quatre de determinant defini (E5, S, 16, 

EI7). Quant aux titres linguisti.ques, il y a aus i huit exemple de determinant indefini (LA, 

L5, L6, L7, L9, LlD, L20, L23) et quatreexemples de determinant defini (L8, LII, L20, L21). 

L20 se trouve dans les deux groupes. 

Nous voyons donc alors que la medecine prerere le determinant defini, ou plutot 

I'absence de determjnant, dans la deuxieme partie du titre, les deux autres semblent preferer le 

determinant indefini. 
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5.3.4.3. Analy e de GN antepo es au signe de ponctuation 

Les noms qui se presentent dans ee groupe ne sont pas d'un sens aussi generique que eeux 

employes apres le igne de ponctuation (nous allons le voir), ce qui est assez evident puisque 

la premiere partie du titre presente souvent le theme de I 'article (L6 : Les prepositions) alors 

que la deuxieme explique le type d'article (M6 : analyse) ou ce que I'article contient (M18 : 

Resultat ). 

Mots attaches a une discipline 

Ce qui nous frappe en etudiant ce elements qui precedent le signe de ponctuation, c'est la 

grande quantite de noms qui s'attachent ~ une des trois disciplines, c'est-a-dire des noms qui 

sont specifiques a la discipline en question. Le groupe yntaxique (b) que nous avons corn me 

point de depart de cette analyse e repartit comme ceci dans notre corpus de titres : vingt et un 

exemple dan la medecine, vingt et un exemple dans I'economie et vingt exemples dan la 

lingui tique. De t intere ant de remarquer qu'~ peu pres la moitie de chaque discipline est 

c mp see de nom « di ciplinaire », i on peut dire ; de noms typiquement medicaux, 

economiques ou linguistiques : dix ur vingt et un dans la medecine, neuf sur vingt et un dan 

I' ec n mie t tr iz ul' vingt dansla linguistique. Consideron deux exemples de chaque 

disciplin p urillu 'tr r: 

N us 

M usagers (..) 

2 R ntabilil€ ban aire t laux d inUJret de marche : une application aux. principaux. 

system S banc ail' s uropeen sur laperiode 19 -1995 

11 onsommation t dev /oppement durable: definition d'une problematique 

Les preposition : un cla e aux contour flou 

emantique 

in qu ont pe ifiqu au en qu'il ont re erves ~ une 

di ciplin 

med in 

ible qu il oient generique a l'interieur de eette meme 

mm I n m an er p ut etre employe ouvent dan la di cipline de la 

pr' nter ouv nt dan la di cipline de la lingui tique. 

mpl M 16 et E6 qui ont interes ant : 

MI6 D '6 it ilmmmitair ommWl ariabl : un Oll piu ieur ma/adie ? (..) 
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E6 Croissance endogene t pollution : un appro h fi nd ' ur I om port m nt drt 

consomma/eur 

Pui que nou parlon de nom attach ' a un di iplin il f ut mm nt r dun m 

employe ici: deficit et croi ance; a qu 11 di iplin tta h nt-il ? ==.:.: t pri du 

corpus medical e t evidemment au i un nom e on miqu mm 

ceci : «Dans un budget, ce qui manque pour quilibr r.l 

Petit Robert 2000 :634), mai il a au i une definit n m di ale: < Man u ui d uilibr 

C ... ) » (ibid.). Pour pouvoir donc le cl er comme 'con miqu u m di ai, il faut au i 

prendre en consideration l'expan ion du nom, dan n p ut 

parler d'un nom medical. L'exemple du nom croi ance est aus i ass z int ressant. L 11 m 

contient le sens de « grandir » qui ne ignifie pas eulement un dev I pp m nt u , 

mais au si le ens JitteraJ de grand;r : de enfant grand; sent/ rot nI , par x mpl . U faut 

remarquer qu'endogene e taus i un nom medical au sen d'organe end g nes u d 

prend nai sance a I'interieur d'un corp , d'un organi me ; qui e t dO a un caus interne) 

(ibid: 851). II semble difficile donc de le placer comme economique an pr ndr n 

consideration au i la deuxieme partie du titre : une approchefondee sur le comportement du 

consommateur. 

Mots plus geoeriques 

Passons aux noms qui peuvent e pre enter dan n'imp rte queJle di cipline et qui s nt d n 

plus generique que le noms « di ciplinaire » que nou venon de traiter. Nous p ns ns 

avoir trouve quatre exemples clair : 

M7 Utilisation de medicaments contre I 'asthme dans deux populations quebecoises( .. ) 

M8 Utilisation dufrottis de Papanicolaou : Estimation (..) 

M19 Etude de la consommation d 'alcool en milieu scolaire: Enquete aupres de 741 

adolescents de 3e et de terminale de Clermont-Ferrand 

L12 Presentation : Langues et insertion (socia/e) 

Nous voyons qu'il n'y a aucun exemple tire de l'economie et seulement un exemp]e tire de la 

linguistique. En ce qui conceme les trois exemples de la medecine, le nom etude era traite 

sous l'anaIyse des noms postposes au signe de ponctuation pui que c' e t un nom qui se place 
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typiquement apres Je signe de ponctuation . Pour ce qui est de M 19, il nous semble que la 

prerrtiere partie du titre est formee d'une manjere specifique : pourquoi est-ce que les 

chercheurs y ont mis le nom etude? n n' est pas necessaire pour comprendre le theme de 

I'article: la consommation d'alcool en milieu sco/aire. Le nom etude. donne done un sens 

different a ce theme si on con idere le titre comme un tout. e' est une etude qui est faite a 
propos de ce theme et non pas seulement une enquete (qui se presente clans la deuxieme partie 

du titre). Quant au nom utili ation, il ne se presente que dans ces deux exemples de la 

medecine. I1 nou reste un exemple de piu a commenter sous ces noms generiques. 

LLO L 'analyse de la construction En Tout N par D. Leeman : Quelques remarques 

omme nous allons le voir sou .I' analyse des elements postpo es au igne de ponctuation, le 

n m analyse est assez generique dans un titre d'artic1e de recherche. Mais le sens de l'analyse 

ici est different. n faut prendre en con ideration les expansions du nom pour trouver son vrai 

sens: I'analyse de la con truction (..). II 'agit alor d'une analy e yntaxique d'une 

expression et cela n' a rien a voir avec le nom analyse comme une description du type de 

I'article n question. Si nou con iderons I'element apre le signe de ponctuation, nous 

v y n que 1 titr i.ndique que I' artic le pre ente quelque remarque et ne donne pas toute 

un unalys du th m n qu tion. 

Mot rares 

m qui n s pr ntent pas uvent dan un titre d'artic1e de recherche. Dan 

c nt xt ils s nt d nc specifique . 

MIO Rapport d Jatelier .' Tendallce dan la prevalence du tabagisme (..) 

9 Mimetisme rationel et connai sance : une analyse empirique 

Ll Families afri aines en France : entre %nte d 'insertion et attachement au 

patrimoin fan a ier 

trouve un e mple dan chaque di cipline. En ce qui concerne MlO, le nom 

qui fait que le theme de I article n est pas presente dans la premiere 

parti du titre. z rare. La pIu grande partie des titres on I a vu presente le theme 

au d th" m n t d nn i i qu apre I deu -point (la prevalence du /abagisme 

de 1991-199-/). 
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Dan E9, le nom mimeti me mpl ,n m qui n t pa f qu nt dan un tit 

d' article de recherche. En fait on peut d mand r qu titre. 

Le Petit Robert dit : « C .. . ) Pr mblan 

machinale C ... ) )} CLe Petit Robert 2000: 15 2). On n'a pa z d in~ rmati n p ur 

comprendre ce dont il. 'agit dan n u av n 

affaire a une orte d'imitation . 

FinaJement, il Y a I'exemple de la lingui tiqu u I 
n'e t pas un nom frequent dan notre cont xt n n pIu . n m pliqu 

une partie du theme de l'arti.cle et il faut recourir a I elem 

qui 

mm nt 

d 

ponctuation pour le comprendre tout a fait (ntr la/onl' d'in rlion t alta h III nl au 

patrimoine langagier). 

5.3.4.4. La fonction du GN postpo eau signe de ponctuation et le cmantism du nom 

constituant le noyau du GN 

Passon aux nom employe dan la deuxieme partie de no titre du typ syntaxiqu (b). 

Nous les examineron pour voir i nou p uvon le cia ifier c mm g neriqu s u 

specifiques par rapport aux seme qu'il contiennent et le xpansions qu'ils pre 

faut preciser cependant que dans un contexte comme le n5tre U n us n prendr ns n 

consideration que le titre, c'e t-a-dire le GN et expansi n ,presqu t us les n ms s nt 

d'un sens generique. Mais nous e ayeron quand meme de voir les differenc s de degr de 

generalite qu'il y a par rapport aux determinant et ex pan ion que I titr s empl i nt. Ainsi, 

nous pouvons parler de titre plus ou moin specifiques u generiques . 

La plupart de nom venant apre le igne de p nctuati n dan un c ntexte c mm le 

notre sont des nom qui decrivent des examen ou des recherches d' un certain type (c mme 

par exemple analy e, comparaison, evaluation), ce qui fait qu ' i1 era difficil de le classifi r 

semantiquement. La raison en e t qu'ils sont d'un meme champ semanti.que, ce qui fait qu'jl 

n'e t pas si facile de les distinguer I'un de l'autre. Nous utili erons les traits emantiques de 

Lundquist : abstrait!concrel; vague/precis, general/specia/i'e ainsi que d'autres ernes ou 

couples de semes pour arriver a une distinction des noms et des exemples differents. IJ faut 

preciser que nous considererons surtout les noms. Les determinants et les expansions seront 

aussi abordes, mais ils ne seront traites que dans les situations intere santes, c'est-a-dire Ut ou 

il donnent un sens plus specifique au titre. A vec le nom remarques par exemple, le 

determinant queJques est toujours present (quelques remarques). 
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Le nom « analyse » 

M6 Taux et couts des hospitalisations pour I 'asthme au Quebec : Analyse des donnees 

de 1988-1989. 1989-1990 et 1994-1995 

M7 Utilisation de medicaments con/re I 'aslhme dans deux popula/ions quebecoises 

d 'utilisateurs d 'antiasthmatiques : analyse de la base de donnees des ordonnances 

E7 Recherche d 'emp[oi et risques de recurrence du chomage : une analyse des 

qualifications 

9 Mimetisme ratione I et connaissance : une analyse empirique 

L9 Au su;et de et a propos de : une analyse /exicographique. discursive et linguistique 

ommen~ons par le nom analyse puisqu ' il est le seul nom dans notre corpus qui se trouve 

dans toutes les trois discipline. Il emble donc que ce soit un nom as ez frequent dans un titre 

d'article de recherche. 'est un nom abstrait, a ez vague (il ne contient pa beaucoup de 

s mes et le s me qu ' i.l a ont de ens general) et general (il est employe frequemment dan 

les tr is disciplines). eci ne suffit cependant pa puisque tou nos exemples du nom analyse 

c ntiennent aus j de expan ion du nom. Comme le dit Lundqui t: « liberte de presse »est 

piu r cis que « liberte ». 

ass z vagu u, i n p ut dire, a ez neutre. On ne peut pa dire, cependant, qu'it soit un nom 

abs riqu puisqu iI faut un contexte piu grand pour pouvoir le determiner. 

N u av ns cinq ex mple utili ant le n m analy e : deux en medecine, deux en 

tun ul n lingui tiqu . L deux en medecine n'emploient pa de detenninant 

tandi qu tr i autr empl ient un determinant indefini : une. QueUe e t la 

C illL? Pr mi r m nt, n peut dire qu ' il montre que le nom pre ente une entite 

par 

u i p ur 1 

av 

inguli r 

nt). 

gr up nominal etendu yet compo e d'adjectif : empirique, 

e t sui i d un yntagme prepo itionnel , ce qui e t en fait le ca 

le don que I G ui j d un adjectif e combine facilement 

ux ui i d un GP (groupe prepo itionnel) n'ont pas i 

i E7 montre qu ' il y a de exemple de ce type OU le 

bi n que tou c exempl donnent un en piu preci 

ca i I nom n a ail p eu d expan ion ;« une analy e de 

d t rminant 

au titre qu c 

qualifi ati n t pIu pre i qu un anal . En tant que nom en oi, nou pou on dire 
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qu' analy e conrere une dimen ion d gen ' mlit ' a tit , mai mm it nt t u 

construits comme d GN etendu le n dint pIu ifiqu 

Le nom « comparai on » 

MS Prevalence et di parite geo raphiqu d rlain anom li s on 'ni/ai s au 

d 'accumulation 

Considerons un autre nom: comparai on, qui tau i a ez fr qu nt dan ' I titr s d 

recherche. Cependant, nou n'en avon que deux occurr nce dans n tr c mpl 

en medecine et un en economie. Nous voyon que 

pa employe seul mai iI a de expan ions adje tivale et pr p it nnel! s. e qui s rait 

interessant, ce serait donc d'etudier la difference entre ces deux n m : analys t 

comparaison, pour voir si I' un e t plus gencrique que I'aut .. . II faut d n prendr n 

consideration la hierarchie emantique el e ayer de lr uver de trait s manliques Ut I s 

distinguent. Comparaison contient le trait [balance] u [le fait d'envi ag r en' mble], un trait 

qui ne se trouve pa neces airement dan le nom analyse. Mais n peut p nser a une 

comparaison corn me une sorte d'analy e. n e. t d nc evidenl qu'analy se pia e plus haut 

dans la hierarchie emantique, ce qui veut dire qu' il e t piu general que c In a aison. La 

hierarchie commence par les nom le piu generique pour arriver aux n ms les plus 

specifique . En d'autres mot, ils contiennent tous les deux les trai.ts semantiques : [abstrait], 

[vague] et [general], mais analy e e pre ente comme pIu vague et plus general qu 

comparaison 11 cause de traits semantique que ce dernier contient en plus. A cau e de cela, 

on peut dire que comparaison est une sorte d'analy e et que le nom analyse se place plus haut 

dans la hierarchie semantique. 

Les noms « evaluation », « estimation », « enquele », « etude» 

M41mpact de la TEP au [18FJ-FDG sur la decision medicale en cancerologie " 

evaluation par les prescripteurs durant la premiere annee de (onclionnemenl 

M8 Utilisation dufrottis de Papanicolaou ,' Estimation basee sur une population 

admissible rajustee en (onc/ion des antecedents d 'hystereclomie 

M19 Etude de la consommation d 'alcool en milieu scolaire. Enquete aupres de 741 

adolescents de 3e et de terminale de Clermont-Ferrand 
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M20 Agents et consequences des infections nosocomiales dans un centre hospitalier 

universitaire libanais. Etude retrospective sur 2 ans 

Passons aux noms suivants qui ne se presentent d'ailleurs que dans la discipline de la 

medecine : evaluation, estimation, enguete, etude. Comment I.es classifier par rapport a 
analyse et comparai on ? Et comment les di tinguer les uns des autres ? n faut encore 

considerer ces couples de semes pour arriver a une reponse, mais essayons d'abord de les 

placer par rapport aux deux noms deja etudies. Nous avons vu que le nom comparaison est 

plus specifique et pl.us precis qu'analy e. Pourquoi ? Nous avons trouve qu 'une comparaison 

peut etre une sorte d'analy e et que le sens d'analyse contient done aussi le nom de 

comparaison. En d'autres termes, on peut appeler une comparaison une analyse puisque ce 

derni.er est plus etendu, pl.us neutre et plus general. Si nous considerons le nom etude, nous 

voyon qu' il est plus etendu, plus neutre et plus general qu' analyse. Nous all.ons le voir dans 

ce qui suit, mais traitons d'abord les trois autres noms: evaluation, estimation et enguete. Est

ce que ceux-ci ont aus i de variantes d'une analy e ? Nous pensons que oui. Comme c'est le 

cas pour comparai on, les nom evaluation, estimation et enguete e pre entent comme plus 

specifiques qu'analyse. Le sens n' e t pas si etendu, la comprehension est plus claire et 

J'ext n i n plus re treinte. (Notons qu'etude se pre ente comme piu generique qu'evaluation, 

le traiterons d'abord 

\v s tr is autr s n ms.) On p ut bien dire qu'il sont tous d'un ens as ez general quand 

m~m pui qu ' ils 'Ot d n ms mpl yes a sez frequemment dan un titre de recherche. 11 

s'Hgit d n ms qui e. pliquent un Ol'te d'examen/de recherche, ce qui e t presque toujour le 

a dans I titres de c type. Quelles ont donc le difference emanhques entre ces nom ? 

II ont t u suivis d'un elt~ment, oit d un yntagme pn!positionnel soit d'un adjectif, qui le 

r streint ne r pl.us. n nt au :i de nom < dynamique » i on peut dire: il.s designent 

t u un travail n m uvem nt, une activite (evaluer, e timer, enqueter, etudier). Voyons 

maint nant 11 y a des me qui. pourraient le di tinguer quand meme. 11 nou emble en fait 

qu nou pouv n plae 

deu premi r nti nn nl I trait emantique [valeur, valori er] tandi que le deux autre 

ontienn nt I trait [r herche rn ' thodique). En ce qui concerne ce deux dernier , ils se 

di tingu nt enc re piu : m"rn i le deux contiennent le erne [recherche methodique], nous 

y n bien qu I.e nom ngu te e place piu bas dan la hierarchie emantique que ce qui e t 

t un 'amen qu.i repo e ur de question et des temoignage 

t il onli ot d n au i I'm [ ndag 1 e qui n' t p forcement le cas pour etude. Ce 
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dernier emble en fait e pIa er pre qu au m"me ni au 

mi au pIu haut niveau Uu le apr' 

Con ideron donc les differenc 

qu' analy e e t un nom ab trail, a 

et general (au en qu'il e t employe frequ mm nt dan I 

concerne etude, par contre, il n t pr ent qu 

pourtant un nom frequent dan le di cour 

placent en fait au rnerne ni veau emantique? 11 faut r 

trait qui pourraient le di tinguer. n d' ign nt tou I 

UI n I a 

u a 

nti nt pas b au 

ui 

Le Petit Robert ernploie entre autre le mat exam n p ur definir analys : ( 

minutieux, qui tente de degager les element propr s a expliquer un situati n, un s ntim nt, 

une per onnalite (oo.) (Le Petit Robert 2000 : n ti I1t 

le erne [exarnen minutieux] , etude contient [re h r he m th diqu ]. nduit a la 

theorie de semes generiques et specifiques ; une distin ti n qu ' a effe tlle Rasti r. R ard I1 S 

ce qu'il a dit la-de u, dan une definition qu'il a emprunte a P ttier : 

« un erne generique e t un « element du cia me, permeuant I rappr h m nt d d ux s m m s 
voisins, par reference a une classe pIu generale», alor qU'un s m specifiqu est un lem nt du 
semanteme. permettant d' opposer deux em mes tr voisins, par une caracl ristique pr pr . » 
(Rastier 1987 : 49). 

11 paraJ't que le dernier erne [recherche methodique) est pIu generique qu le premier 

[examen minutieux). n y a plus de noms dan les titres qui contiennent 1 trait [r ch rch 

methodique) que [examen minutieux) , ce qui semble indiquer qu 'analys tun 11 m plus 

specifique qu'etude. Une etude peut alor contenir une analys puisqu ce n m I'M r a un 

realite plus etendue et plus vague. Une etude peut contenir differentes parties et une de celles

ci peut 'appeler analyse. Quant a analy e, il est aussi, comme on l'a vu, assez generique t 

vague et ce deux nom ere emblent au point qu'on peut placer presque tous les noms de 

no titres comme etant de sortes d'analy e ou d'etudes. Ain i, notre hierarchie semanti.que 

se forme de la maniere suivante : examen/recherche au plus haut niveau et puis etude/analyse 

au niveau suivant. 

Les noms «facteurs » et « tendances » 

M9 Cancer du sein .' facteurs influencam I ILlnerwre tneruveutlyue ueJ UJUoe!.l U UH .le! V/Lie; 

d 'oncologie medicale a Bamako (Mali) 

M 10 Rapport d 'atelier : Tendances dans la prevalence du labagisme de 1991 a J 994 
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Si nous passons aux exemples M9 et MW, nous voyons qu'ils sont un peu differents. 

Premierement, ils sont tous les deux mis au pluriel et il nous semble en fait que le pluriel 

serait le plus evident ici : facteurs et tendances sont, au moins dans un .contexte comme le 

n6tre, le plus souvent mis au plurie] puisqu'i1 s'agit de plusieurs facteurs ou de plusieurs 

tendances d'un sujet donne. Ensuite, leur statut est different de celui des quatre noms que 

nous venons de commenter. Nous avons vu qu'ils designent tous une orte d'activite et qu'ils 

sont donc deri ves de verbes. En ce qui concerne facteurs et tendances, par contre, ils ne sont 

pas derives d'un verbe et if sont plus statiques au sens qu'ils ne presentent pas en eux un 

travail en mouvement, mais plutot un travail fini : les facteurs et les tendances sont etudies et 

les noms ne donnent qu'une pre entation de ce qui est fait, alors que dans evaluation par 

ex.emple, il e trouve un trait dynamique dan le nom meme. 

De plus, on voit tres bien comment les etendu du nom creent des re trictions : 

facteurs e t beau coup plus vague et general que facteurs influen~ant ]'itineraire therapeutigue, 

qui est d I aiJleurs pIu ' general que facteurs influen~ant I' itineraire th6rapeutigue des usagers 

d'un service d'ol1cologie medicale a Bamako (Mali). On pourrait faire la meme chose avec 

tendances qui. e t plus vague et plus general que tendances dans la prevalence du tabagisme de 

1991 a 1994. N us av ns al rs un exemple dair du fait qu' a explique Lundquist, a avoir que 

I rsqu' n analy e d synta mes plutat que de mot. i ole ,on arrive a une determination de 

traits vagu Ipre i parce qu le element qu ajoutent le yntagme donnent sou vent des 

pr cisi n d s ns aux n m . Nou reviendrons ur ce mot dans ce qui uit. 

L s noms « elements », « propo ilions», « materiaux » 

I 5 De J. R. Cl John ou les metamorpho e de Hicks, elements de biographie 

LI4 Langu s tin 'ertion sociale: matir;auxpour une re[Zexion sociologique 

LI7 L 'emploi patial de contre : propositions pour un traitement uni(ie ' 

ui === ,F.:-::~=:"=':';"" et materiaux qui emblent etre dan la 

d ux qu nou ' venon d traiter facteurs et tendance : ij ont mis au 

d'un determinant. Comme dan facteur et tendances, le 

dun 

autre ,Dnn t.e e empl 
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emble contenir quelque cho e de pIu : n 

I'article ne presente que d propo iti n . 

Comme pour tou I nom etud! ' 

nom: pour L14 et L17, il 'agit de 

'agit d'un complement du nom. 

ou pen on qu'il e t temp d 

eux-rneme . Pa on donc a la hierarchi 

examenlrecherche au pIu haut niveau, pui 

n tral.n d 

Oil e t-ce qu'iI faut placer I nom mploye au pluri 

rnentionner ? n faut encore une foi re ourir aux trait emantiqu 

d 

traits qui font qu'un nom e di tingue d'un autre en etant plus gencriqu 

Nous appellerons premier groupe dan ce qui uit I s nom uivant. : 

analy e, comparai on, evaluation, e timation, etude, enquet 

et deuxieme groupe les nom : 

t 

tri ti n u 

ur 15, il 

n m 

tr uv r 1 

u plus sp ifiqu 

Dans le premier groupe, le nom ont uivi (auf M qui nti nt un parti ip passe avant I 

yntagme prepositionnel) ou d'un syntagme prepo iLionnel u d'un adj clif, e ui t I a 

pour la plupart de exemples de I' autre groupe au si (sauf 15 qu i ne d nne qu 'un 

complement du nom et M9 qui e t compo e d'un particip prcs nt),) ais la f n ti n est 

differente d'un groupe a I'autre. Le nom employe donne le sen ' 1' 61ement qui y suit. 

Prenon le nom du premier groupe : il expJiquent que I'arti le en questi nest une analyse 

ou une etude ou une comparai on de quelque chose. Les n m decrivent I type d travail 

presente dans I'article. Le nom du deuxieme groupe, par contre, decrivent pl.utOt d S 

cornposantes faisant partie d'une analyse (facteurs, elements, materiaux) ou des c nstituants 

des resultats d'une analyse (tendance ', propo ition ). I1 n u emble que cette difference fait 

que les expansion du GN au deuxieme groupe sont pIu liee aux noms qui les precedent que 

pour le premier groupe. Il ne suffit pas de mettre facteurs ou elements ou materiaux seuls 

puisque nous ne savons pas tout de uite ce que cela signifie. En ce qui concerne le premier 

groupe, par contre, nous comprenons en li ant le nom eul qu ' il s'agit d'une analyse, d'une 

evalutation ou d'une etude. QU'est-ce que cela signifie pour la distinction entre generique et 

specifique ? A notre avis, le premier groupe pre ente les titres les plus generiques. Ce qui sera 

interessant, ce sera donc de trouver le traits qui di tinguent les noms du deuxieme groupe de 

ceux du premier et ainsi arriver a une sorte d'explication de la raison pour laquelle ceux du 

deuxieme sont plus pecifiques. ous avons deja vu quelques traits qui e presentent dans le 
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premier groupe : nous avons commente les semes differents [valeur ~ vaJoriser] et [recherche 

methodique] qui fai aient que evaluation et estimation d'un core se di tinguaient de etude et 

enqu8te de I' autre. Nous n'avons pas cependant commente les consequences sur le fait d'etre 

plus ou moin specifique ou generique. n nous semble en fait qu'on a affaire ici encore une 

fois a la distinction que fait Rastier lorsqu'il parle de erne generique et pecifiques (voir 

definition ci-des us; ous le traitement des noms evaluation/estimation/etude/enqu8te, page 

72). Par rapport a cette definition, en meme temps que nous prenons en consideration qu' il 

s'agit de titres d'articles de recherche, le seme [valeur] se definit comme un seme specifique 

et le seme [recherche methodique] comme un seme generique. Nous pla~ons donc les 

sememes evaluation et estimation plus ba dans la hi.erarchie semantique que etude et 

enqu8te. 

Essayon donc maintenant de faire la meme cho e pour le noms de ce que nous avons 

appeJe le deuxieme groupe, et voyon lesquel d'entre eux qui semblent etre les plus 

generiques. IJs sont tou a ez imilaire. Il s'agit des elements d' une analyse, et le noms 

montrent que I'article contient quelque idee, quelques elements. Le erne [compo ant] est 

d nc pre ent dan tou ces exemple . Comment le di tinguer donc les uns des autres ? 

Premier ment, n u p uvon dire que le nom elements peut les decrire tou , ce qui fait que 

15 e't pIu genera l qu le quatr autre . En ce qui le conceme, nou le avons deja divi es 

en pIa ant fa t ur. t materiaux d'un c<>te (compo ante fai ant partie d'une anaJy e) et 

siti n. de I'autre (c n tituant de re ultat /de point de depart d'une 

d ux d rnier ont donc de nom. qui de ignent quelque cho e fait apres/avant 

oit de tendance ou de propo ition lor que le travail ou l'anaJy e 

u , it ertaines tendanc ou pr p ition comme point de depart d'une analy e . 

Pr p sili n. s distingu quand meme de tendance pui qu'il e t derive d'un verbe (proposer) 

nc une orte d marque d' agent que le autres nom de ce groupe ne 

c nti nn nt pa . Le me [action] le di tingu des autre . Tendances emble par contre 

cont nir I lution] pui que le en dune direction ou d'une orientation e t pre ent 

(un rientati n d la pre alenc du tabagi me .. . ). R tent donc le nom facteur et 

materiau qui mblent n fait e placer pIu haut dan la hierarchie emantique que le deux 

preced nt . n nti nn nt p 1 trait [action] ni le trait [evolution], mai il designent tou 

dud d un t ut. ou I placeron donc comme pIu generique 
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Le nom « remarques » 

Lt 0 L 'analyse de la contrtlction En Tout p r D. L man : Qu /ques remarque 

L23 Langage et hors-Iangage . ...:;Q..;;;u:.;:;e.:;::;lqL:;u:.;:e::...;.=~:a== 

En ce qui concerne le nom remarqu rpu , il t t uj ur p 

detenninant indefini quelque qui e t un d t nninant d la quantit impr 

'applique a des nom comptabl m 

aussi general et neutre que analy e. On p ut dire qu ' il 

emantique qu' elements. Nou voyon quand mem qu c 

etendu qu'anaJy e. Con ideron de piu pre ce qui di tingu 

avons deja donne le erne [examen minutieux] a analy . . nee qui 

mots comme reflexion , commentaire et aperc;:u peuv nt etr 

u'il xig un lravail 

piu grand, plus detaille. Il e t intere ant de remarquer qu 'est s ul ment dans n tr rpu ' 

lingui tique que nou trouvon ce yntagme : r marques. N u dislingu n d n I n m 

remarques du nom analy e pui qu'il ne contient pas le en d' « xamen minuti UX » mais 

plutot de « commentaire »([commentaires]). 

Les noms « approche », « application », « ob ervatoire», « re ard », « eclaira » 

E2 Rentabilite bancaire et taux d 'in/erer de marche : une application aux prtncipaux 

systemes bancaires europeens sur la periode J 988-1995 

E3 lnterets et limites de l 'u age de la notion de re le en economie : un lela/rage par 

la comparaison de Hayek a I 'economie des conventions 

E6 Croissance endogene et pollution : une approche fondee sur le comportement du 

consommateur 

E 18 L 'entrepri e dans Valeur et capital. Une approche evolutionniste 

L5 Les syntagmes prepositionne/s predicatijs dans les grammaires universitaires : !H! 

observatoire de la place accordee aux preposition.~ 

L7 Les de placements des syntagmes en de : un regard de troisieme type 

Passons aux noms suivants qui ont precedes d'un determinant indCfini : un/une : approche, 

application, eclairage, regard, observatoire. La medecine n'est pas presente pas ici. Nous 

trouvons ces noms dans I'economie et Ja linguistique : les trois premier dans J'economie et 

les deux derniers dans la linguistique. Dans une certai ne mesure, ce groupe de mots se divise 
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en deux: approche et application d'un cote et observatoire, regard et eclairage de l' autre. Les 

deux premiers sont, a notre avis, plus pres d'analyse que les trois autres. Ils designent un 

travail ou une demarche qui pourrait bien etre une sorte d' analy e, tandi que les autre sont 

pIu preci et n'exigent pas, jJ nous semble, un travail si grand ou si detaille. Quels semes 

peuvent donc les distinguer ? Le deux exemples de la linguistique et E3 de l' economie 

designent tous une orte d'observation (ob ervatoire) ou une maniere de mettre en lumiere un 

certain element (eclairage) ou la vue (regard). Nous pouvons dire que le seme [mettre en 

Iumiere] le distingue des deux autre parce qu'ils designent plutot la maniere par laquelle le 

theme en soi est traite - il 'agit d'une approche ou d'une application au theme, et non pas 

seulement de mettre quelque cho e en lumiere. [Etude attentive] peut etre un seme qui les 

distingue des autres, un seme qui soit plus generique pour un titre de recherche que [mettre en 

lumiere]. Nou voyon donc que les noms approche/application semblent etre plus generiques 

qu' observatoire/regard/eclairage. 

BilaD 

Nous avon etudie le choix de mot fait par le chercheurs en formant leurs titres pour voir si 

n u p uv n le classer comme generique ou pecifique . D'abord, nou avon presente le 

n ti n de ign , d v abulaire d erne t de ememe a I' aide de recherche faite par Lita 

undqui t (19 ), . ran i Ra tier (1987) et Injoo Choi-Jonin/Corinne Oelhay (1998). Ainsi, 

n us av n eu un pint de depart pour notre analy e. En ce qui conceme I'analy e meme, 

n u av n c mm n e par pr ci er qu'il agit de titre d'article de recherche et que le mot 

nt d nc g n riqu s ou pecifique dan ce genre preci mais pas forcement dans 

d'autr s g nr '. N u av ns galement preci e qu'il faut traiter tout le syntagme et non pas 

eulement I n m n oi pui que le determinant et les expan ions donnent ouvent des 

pr ci i ns de s n aux nom (comm l'a dit Lundqui t). Et c'e t exactement ce que nous 

av ns vu all our du travail: le expan ion font que le nom deviennent plus precis et plus 

pecifiqu s. 

qui d terminant nOli a on trouve que le troi di cipline 

fini u I ab ence de determinant (particulierement pour la 

igne de ponctuation). Quant aux 

I d u i'me partie du titre la medecine prefere le determinant defini, ou 

plut6t 1 ab n d d terminant tandi qu I . onomie et la lingui tique emblent preferer le 

det rminant ind fini. 
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ou a on vu, en qui n em I n m 

e t 

dire que nou y aVOD trouve beau oup d n m 

«Iingui tiques », de nom qui 

emp)oyes dan n'importe que))e di iplin . Panni 1 

emploie le plus ouvent de nom < di ciplinair 

generiques, nou n' en avon pa trou e b 

meclecine. Cette di cipline em ntre don 

generiques dan ce contexte. Quant aux nom rar 

dans un titre d'article de recherche, nou en avon 

discipline. Ds ont tous specifique pour un titre de ce type: 

remi' parti du titr 

ti n; 
, t-a-

u 

nt a 

ui tiqu qui 

nt lr i' dans la 

nt s 11 In 

pr nt I1t pa uv nl 

, un dan haqu 

1) I'exemple de la medecine ne don ne pa le theme d I'arti I au d but du titr, qui 

rare (rapport). 

2) l'exemple de I'economie ne pre ente pa un nom typique, ni un n In qu' n tr uv s uv nt 

dans un titre de recherche (mimeti me). 

3) l'exemple de la lingui tique don ne un nom rare dans un titre d typ ifamill ~ ), un n In 

qui e tune partie du theme qu 'on comprend eu lement i on lit t ut I litr. 

Quant aux noms employe dan la deuxieme parlie du titr ,n u av n c mm nce par 

analyse qui est assez generique et nous avons continue par des n ms m ins generiqucs. P ur 

le analyser, nous avon utilise les couples de semes intr duits par undquist 

(ab trait/concret, vague/preci ,general/speciali e) ain i que d'autres c uple d m s. Ainsi, 

nou avons pu voir le difference de en entre ce n ms et aussi le differenc s de generalitc 

et specificite, ce qui veut dire que nous avons pu le placer a differents niveaux dans la 

hierarchie semantique: analyse et etude par ex.emple sont rnis a un niveau plus haut (pare 

qu'ils sont plus generique el etendu ) que les noms elements et materiaux. 

Autres noms 

I1 reste toujours beaucoup de noms que nous n'avons pas mentionne . It a faUu e limiter a 
quelques-uns en raison du manque de place dans un travail de ce type, mais commentons 

quand meme un peu plus quelques noms de la deuxieme partie du titre. Plusieurs des noms 

qui restent sont d' un caractere assez specifique. Des noms cornme genealogie, langues, etat, 

simulation, classe, nuancier sont tous oit plus lies a ]a discipline (corn me la plupart des noms 

situes avant le signe de ponctuation ; langues=>I.inguistique) soit plus specifiques dans un titre 

de recherche (comme rapport, mimetisme etfamille dans la premiere partie du titre ~ 
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genealogie). Il serait interessant de chercher les eventuelles connotations ainsi que le style 

subjectif de ces noms. Essayons de regarder quelques-uns des titres et des noms qui restent 

pour voir si nous trouvons les marques d'un style subjectif et des connotations. 

Rappelons que connotation est « tout ce qu 'un mot peut evoquer et uggerer, 

clairement ou vaguement» oppose a denotation qui e definit comme « la simple designation 

de I' objet auquel renvoie le signe » (Lundquist 1983 : 70). En ce qui conceme le vocabulaire 

subjectif, rappe]ons qu'i] est «evaluatif, colore, expressif, emotif» (ib id. : 72) et qu'il 

contient souvent des expres ion per onnelles. Nous comprenons tout de suite qu'il n'est pas 

po sible de savoir tout a fait i un n~m ou un titre e t derive d'un vocabulaire ou d'un style 

subjectif puisque nous n'avon pas le contexte, a savoir l'article qui suit. n sera interessant 

quand m~me de voir s'i l y a des traits dans les titre m~me qui creent une orte de 

subjectivite, et 'i l e t pos ible de dire qu'on e aye ain i de faire lire ou de «vendre» 

I'article. 

Mots « positifs »/« forts» 

E5 out de I 'en/ant et heterogeneite individuelle : I 'apport des donnees de panel 

17 L 'impact de la volatilite des taux de change sur le commerce international, 

['apport des eludes empiriques 

21 Relations entre prepositions et conjonctions ? L 'apport de la comparaison en 

langues romanes 

M 1 urv illance d patienle diabetique de type 2. Resullats de 2 tours d 'un audit 

de pratique 

11 onsommation et developpement durable : definition d 'une problematique 

L 11 nre .' le nuanci r de a ramnraticalisation 

mpl qui nou emblent etre le piu «po itif », ion peut dire. 

L'apport e tun n m utili e Fr qu mment dan le titres de recherche et il e t toujour precede 

d'tm d t rminant d fini. N u avon deux exemple en economie et un exemple en 

t a f neti n? Regardon d'abord a defintion dan Le Petit Robert : 

d qqn u de qqch. ->appoint concours, contribution participation.» 

(L Petit Rob rl 2000 : 11 ). Dan n emple le en e t donc que les donnes de panel .k-

.!.:..,;=~=-===-=:.:.:..:=::>=:::..;::.=== donnent des contributions positives 

au th'm pia au d ' but d implement leur attribuer le erne 

[c ntributi n p iti ]. Le nom tal r d n po itif ce qui fait que I titres presentent 
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I'article qui uit comme etant d'un . grand al ur. 

restent pour voir le en qu' on y met en g' n ral : ~r === 

(Lll). n ont tou un en fort: a oir d 

grammaticali atjon) ont d'une grand 

d'une solution ou de l'etape finale d uoe in e tigation u d'un 

titre pre ente l'article qui uit comme ' tant d'un grand a1 ur pui qu'il 

tr i n In qui 

taus i un m t qui 

donne I'impression que l'article qui uit donn de ur I th m !rrut 

Les deux noms sont donc choi i par le chercheur p ur « V ndr » leur arti I . L s 

lecteurs veulent bien avoir de re ultat et de detiniti n ur le ' th me qui les inLer . nt. 

Quant au dernier, le nuancier, il e tun peu differ nt. II n us mb! qu' n a affair a 
un'mot qui aide, comme le deux autre , a vendre l'article, mai il ya rtains el m nts n 

plus. Le nuancier conti.ent piu ieur element po itif : d ul urs, d straits diff r nt d s 

nuance qui creent I' impre ion qu 'i l 'agit d'un tr vail deta i1l6 t bien fni l. · 'arti I fait 

emblant de contenir beaucoup d'element intere ants ur I th m trait, I g nr . L 11 m 

employe n' est pas un mot employe frequemment dan un ti tr d' articl d recherche, mnis i I 

pourra creer un sentiment positif chez le lecteur. Ceci nous c nduit a la secti n suivant 

traitant des nom rare . 

Mots « rares » 

E4 Le surplus des consommateurs d'AiJred Marshall : une gemialogie intellectuelle 

Comme nuancier, le nom de genealogie n'e t pas employe frequemment dans un titre d'article 

de recherche. Dans ce contexte, il e t donc pecifique. Est-ce qu'il e t d'un style subjectif ? 

Est-ce que ce nom specifique contient des connotation ? Regardons ce nom de piu pre p ur 

t[ouver des rt!pon es. 

En ce qui concerne genealogie, nou pensons tout de suite a la fi li ation et a une sui te 

d'ancetres, mais le sens ici est plutot « historique d'un evenement ». On parle du surplu des 

consommateurs d' Alfred Marshall et on donne ensuite le mot genealogie pour expliquer ce 

fait. n nous semble qu'en utilisant le mot genealogie au ]jeu d'historique par exemple, les 

chercheurs donnent aux lecteurs l'impre sion qu 'i! s'agit de quelque chose de plus. A. cau e 

du fait que le nom genealogie est semantiquement lie a un autre domaine : la filiation et 
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I'ascendance, le titre devient a notre avis plus subjectif et connotatif au ens qu'il e t plus 

colore et expressif. 

Mots attaches a une discipline 

Nous avons parle de la denotation et la connotation plus haut et nous y reviendrons dans ce 

qui suit. n y a dans notre corpus pIu ieurs exemples de nom qui semblent etre attaches a une 

de troi disciplines, comme c'6tait le cas dans 1'616ment avant le signe de ponctuation aussi . 

Dans cette section ou nous ne prendrons en compte que les GN apres le signe de ponctuation, 

nou n'avons pas trouve de noms typiquement medicaux (rappelons que plusieurs mots dans 

la premiere partie du titre sont typiquement medicaux). En ce qui conceme les deux autres 

disciplines, par contre, nous en avon trouv6 quelques-uns : trois exemples en economie et 

quatre exemple enl inguistque: 

d'autr 

16 John Hicks, le dernier Keynesien ? 

E 19 Modernisation de la politique communautaire de concurrence. Regime 

d'autorisation ou d 'exception Iegale ? 

E22 Des specijicites de carriere aux specijicites institutionnelles des regimes de 

retroite. Une simulation sur le secteur prive et la/onction pub/ique 

Le pronom en : le.\' compliments adnominaux aux yntagmes quantijicateurs 

L 12 Presentation : Langues et insertion (sodale) 

'1 5 L?' onnecteurs espagnol encimalademas : argumentation transgre ive et 

ar um Illation normative 

L t L ? le ique en mouvement : real ion lexicale et production semanlique 

mple nt en c mmun, c'e t qu'it emploient tou de noms typiquement 

1I tingui tique c' t-a-dire de nom qui n'ont pa vraiment une place dan 

I' xempl L12 Langu s. n n u un corpu de titre lingui tiques, on pourra 

bi n tr uv r I n 

pa rpu 

n mbl 

di ciplin pui qu il 

foi tandi e pre ente 

era I in erse. 

attaches. a une certaine di cipl ine ont aus i pIu 

I artic\ . On p ut e demander done 'il ont generiques dan la 

mpt y ' frequ mm nt et qu il ne donnent donc pas de traits pIu 

il nou emble quand meme 

qu c n m nt d tit pIu if peut- tre p au en qu it ont plein de 
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connotation po itives ou negati e mat au. 

des expre sion plus pecifique . En c qui 

u il d nn nt au titre d n m ari et 

El il t a z p ifiqu : John Hi ks, 

le dernier Keynesien ? n faut r ourir au di p ur mprendre 

que eela veut dire. L'information ui ant e t tire du di ti nnaire: 

EatwelllMilgatelNewman : A dictionary of conomi . J hn Maynar K yn tait un 

des grand innovateur intelle tu 1 d I pr mi ' r parti 

on plus grand economi te politique. John Richard Hick 

generation d'economi te qui etait 1 d rnier a ' tudi r n imp rt 

ut 

L' reuvre de Keyne , General Theory, I'a influ n ' 1 il Ul tait ut- tr 

plus important que J'reuvre de Keyne . Nou v y n bi n al r qu I' I 

Keyne ien est nettement attache a la di cipline de I'ec nomi . 

Mots plus « neutres » 

Restent queJque exemples employant de mot piu bj ctif ou n -utr s qu n us n' av ns 

pas traite dan la section du groupe nominal piu haut. Nou n I . pr sent r n qu p ur 

voir la difference qu'il y a entre ceux-ci et le precedent : 

E8 Les determinants demographiques de la delle exterieure : le cas de Irois pays 

europeens, des Etats-Unis et du Japon 

EIO Le rendement social des activile de R-D en Fran e .' mesure, evolution, 

difjerenciation industrie/le 

E14 La « dept-deflation » selon frving Fisher, histoire et actualUe d'un ? theorie de la 

crise financiere 

L13 La part langagiere du travail .' hi/an et evolution 

L22 Pragmatique. Etat de / 'art et per:,pecLives 

Tous ces titres semblent 'attacher plutot a la denotation et au style et au v cabulaire 

objectifs. Le but des chercheurs empJoyant ces noms reste de « faire vrai », de « faire 

autorite » ou d'expliquer. 

Bilan 

Dans cette section appel6eAutres noms, nous avons traite les noms plus specifiques que les 

precedents. Nous les avons divises en trois groupes : Mots « positifs »/ « forts» , Mots rares 

et Mots attaches a une discipline. Les noms sont donc specifiques au sens ou ils sont 

« positifs » ou rares ou attaches a une discipline. Le dernier groupe, Mots plus neutres, est 

83 



utilise pour montrer la difference qu'il y a entre ces noms neutre et ceux qui s' attachent a une 

des troi categories mentionnees. Ainsi, I' element de specificite devient pIu clair. n faut 

preci er encore, cependant, que les classifications semantiques des nom ont discutees 

con tamment parmi le linguistes et qu ' il n'est donc pas po sible pour nous de donner des 

reponses trop categoriques pour cette section non plus. 

5,3.4.5. Remarques finales: la repartition des noms generiques/specifiques dans les trois 

disciplines 

inalement, considerons de plus pre la repartition des GN generiques et specifiques dans les 

discipline de la medec.ine, de I'economie et de la linguisti.que pour voir si nous pouvons ainsi 

trouver queJque tendances et difference dans la maniere dont les chercheurs forment leurs 

titres. 

O'abord, la majorite des nom antepose au igne de ponctuation ont des mot 

attaches une discipline. lis sont plus pecifique que la majorite de nom postpo e au signe 

de p nctuation puisque le premier donnent souvent le theme de I' article (M9 Cancer) tandi 

que la deuxieme partie du titre expJique le type de travail ou le type d' article en question (M6 

Analyse). Mais t-c qu'it y a une difference entre le troi di cipline en ce qui concerne la 

pr mi r parti du titr ? N u avon divi e le groupe en trois: Mots attaches a une 

di iplin , MOIsplus eneriqu set Mots rares. La repartition de nom di ciplinaire etas ez 

id nti II dan I s tr di iplin . En ce qui eoncerne le mot plus generique , la medecine 

pIu s uv nt e type de mot . Quant aux nom rare , nou avon 

tr llV un x mpl dan haque di eiplin ,ce qui montre que la difference n'e t probablement 

cho ea remarquer done, e'e t que la medeeine semble etre celle des 

tr i dis ipline qui empl ie le pIu ouvent de mot generique. 

varies. 

L nom trait ' 

tr u 

lingui tiqu . 

m p stpo e au igne de p netuation, le exemple ont pIu 

n m n general. 

mbl pr ' nter dan I troi di cipline au meme niveau . ous avon 

en m dine ain i qu en e onomie et un exemple en linguistique. Le 

an h un nom moin etendu et moin generique, ne e presente qu 'en 

p nt p dan la lingui tique de notre corpu ,mai il y en a un 

xempl m di al t un ex mpl 
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Le nom evaluation, ====, nt dan 1 rpu 

m6dical, tandi qu 'elements, prop . iti n 1 premi r) t 

linguistique Oe deux demiers). Que p ut

piu haut dans la bierarchi.e emantiqu 

piu generiques que ceux de deux autr 

ten dance de la medecine il opp 

iplin 

degre de generaJite yet piu regard, ==='" .=.=~=~ 

ont pre ent dans l'econornie Cec1airage) et la lingui tiqu . 

plus bas dans la hierarchie emantique, ce qui donn un trait piu 

linguistiques et economique . 

5.3.5. Analyse des constructions autre que le GN 

m I nt pia r 

ifiqu au titr s 

pta 

t 

Da'ns ce qui suit nous verron qu'on a affaire a de c N mnis qui 

sont elles aussi placees ou avant ou apre le signe d ponctuation a say ir le gr up 

prepositionnel et I'emploi metalingui tique (avant), la que ti n,l gr up pr p iti nn I 

(GP), l'adjectif et l'infinitif (apre ). 

5.3.5.1. Groupe prepositionnel « avant » 

EI5 De JR. a John ou les metamorphoses de Hicks, elements de biographie 

intellectuelle 

Nous avons ici un exemple de groupe prepo itionnel emp! ye avant le signe de p nctuati n.11 

faut connaitre I' histoire economique pour comprendre ce que ce gr up prep sW nnel d nn 

en tant que sens emantique au titre. 

5.3.5.2. Emploi metalinguistique (preposition) 

L9 Au sujel de et a propos de : une analyse (..) 

Nous trouvons egaJement un exemple qui emploie la preposition eule; elle e t p.lacee au 

debut du titre, c'e t-a-dire dans I'element avant le signe de ponctuation . . Le titre contient donc 

en 1ui seulle contenu de l'article. Le theme de I'article se presente d'une maniere concrete: il 

s'agit des prepositions au sujet de et apropos de. Cet emploi metalinguistique est assez 

frequent dans les titres de ce type et il donne au titre une explication concrete de ce dont il 

s'agit dans I'article. 
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5.3.5.3. Question 

Nous trouvons cinq exemples qui forment des questions : deux dans la medecine (MI6 et 

M17) et trois dans I'economie (E16, E19 et E2l). n est normal alors qu'.ils contiennent des 

6lements plus sp6cifiques puisque, comme nous l'avons vu dans I' analyse syntaxique, 

]'61ement a droite du signe de ponctuation est plus lie a I'element a gauche lorsqu'il s'agit 

d' une question. 

Commentons d'abord le simple faitqu'on ait affaire a des questions. Nous pensons 

qu'on peut bien dire que cela est un trait semantique important. Les questions font 

probablement que les lecteurs s'interessent a J'arti.cle parce qu'ils veulent bien avoir la 

reponse. De plus, les questions elles-memes exigent une reponse et I.'artide qui suit le titre y 

repondra. Considerons les exempJes : 

M 16 Deficit immunitaire commun variable .' une ou plusieurs maladies? Trois 

observations cliniques 

M 17 Les spondylodiscites bacteriennes .' cl pyogenes ou tuberculeuses ? 

E19 Modernisation de /apolitique communautaire de concurrence. Regime 

d'autorisation ou d'exception legale ? 

ans c s tr is titr ,nous avons de question propo ant de alternatives: une ouplusieurs, 

pyg n ~ u tub rculeuses, d'autorisation ou d'exception . On ne . ait pas en fait si on aura la 

r p ns dons I'article. e titre pre eote peut-etre exactement ce que l'article contient : une 

dis ussi n ur 1 ' alternaliv san y d nner de repon e. 

Quant aux. deux exemp]e qui restent, I'un et une que tion totale (EI6) et I 'autre une 

questi n parti lle (E21) : 

16 John Hicks, le dernier Keynesien ? 

E21 Projection de trajectoires economiques par microsimulation. QueUe equite pour 

I s r traites ? 

D nous emhle que ]a question totale e tau i une que tion rhetorique. Le ehercheLlf n' a done 

pa f rmCS n titre omm un que tion pour faire lire J'article a ceux qui veulent bien avoir 

la repon e mai plut"t p ur donner envie de lire un urtide donnant de nouveaux elements sur 

ee theme qu'i1 eonnai nt deja. 

En ee qui coneerne 1 titre forme eomme une que tion partielle il nous emble qu'il 

t 1 ul a avoir une qu tion« n rmale ~,a a. oir une qu lion an elements rhetoriques 

u alt rn ti different 
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5.3.5.4. Groupe prepo itionnel« pr' 

Les preposition ver. pour et entre ont 

L19). La prepo ition vers emble "tr 

general. Con ideron I 

M 15 Cancer du rein locali ',' LL un 

L 19 Schemas et Motifi n 

renouvelee des prepo iton 

Pourquoi e t-ce que le chercheur ont utili ' 

cree des titre pIu 

dnntre 

rpu qui I mpl i nt : 

rvatri 

» 

titre panni la grande majorite de titre de n tr 

(b) commen'tant par de 

d ripti n 

? 'mpl id 

iti n aurait pIa 

t 

n 

de la medecine. Ver yet mi avant le yntagm n minal.=u.:.:,n"""",==:...t= 

paItie de la pratique medicale. Dan I'exempl de la lingui tique, c' 

yntaxiqu 

x mpJ 

ui td'aill ur un 

synta m n minal 

une de cription. Nou nou demandon ' il y a une differ n ntr d ux syntagm 

deux titres. La preposition dan I' element vel' une chirurgi I indi u r 

qu 'on est en train de trouver ou qu'on e dirige ver ' une chirurgi c n ervatric p ur le can r 

mbl 

etre forme a peu pres de la meme maniere: n dirige ver un de cripti n r n uv I e de 

preposition dites « patiale ». 

Passons aux deux autre prepositions: Q.Qill et entre: 

E 13 Processus de marche et changemenl insl i/utionnel " pour un dialo 

traditions autrichienne et instiLutionnali le 

LI8 Familles africaine en France ,' entre v%nte d 'insertion et allachement au 

patrimoine langagier d 'origine 

Dans le cas de la prepo ition entre, on a affaire a I'ellipse de la copule 8tre : les fam illes ont 

entre volonte ... et attachement. L'ellip e de l'artic1e est au i presente et le chercheur forme 

ainsi un titre plus court. 

En ce qui conceme la preposition pour, nous pen ons qu 'eHe a a peu pre la meme 

fonction que ce qu'on vient de voir pour la prepo tion verso Elle peut etre enlevee san que le 

titre devienne incomprehensible. Pourquoi alor est-ce que le chercheur utili e pour? 

Premierement, le titre devient plus specifique ; la presence de la preposition cree un titre qui 

e distingue de la majorite. Sans la prepo ition, le titre contient un dialogue entre traditions, 
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mais si on garde pour, I.e sens ne sera pas le meme ; le chercheurexplique peut-etre es 

recherches au travers de ce titre; dans le processus de march6, il faut commencer ce dialogue 

entre traditions. 

5.3.5.5. L'adjectif 

Ml1 Soins de bouche : essentiels pour les patients en fin de vie 

M L 7 Les spondylodiscites bacleriennes : Cl pyogenes ou tuberculeuses ? 

Riegel et al. di ent a propos des adjectifs : «Lorsqu'ils e rapportent a un groupe nominal 

dont Us sont separes par une pause et surtout par I' intonation (a I' ecrit par une virgule) ils sont 

dits apposes ou detaches. » (Riegel et al. 1994 : 355). Dans nos cas, nou voyons bien qu' on a 

affaire a des adjectif precedes d'une pause employant les deux-points, mais a cause de 

I'element en question, le titre, on ne peut pa vraiment parler d'adjectifs «aPPOSeS» ou 

« detaches ». On vOil la difference entre la phra e suivante (tiree de Riegel et al. : 355) et les 

notres : « Sa femme, malade depuis un an, devait partir le lendemain. » L' adjectif y est bien 

appose ou detache, mais dans nos cas, nou avons plutot oit encore un cas d'el1ipse (Mll les 

:wins de bouche sont essentiels) , ou oit le deux-points marquent une pause qui donne de 

I'importanc a la question CM]? ... il pyogenes ou tuberculeuses ?) . L'adjectif essentiels 

exprime n plus une s rte de nece ite. II ne dit pa seu lement que les oins de bouche ont 

importants pour le patients en fin de vie mais qu'i] ont es entiels. Le chercheur y a mis 

al r un m t a z categorique, ee qu i peut donner envie de lire l'article. 11 s'exprime avec 

aut rit . 

5.3.5.6. L'infinitif 

M 14 Taba i me : Cl traiter omme une loxicomanie 

On a affaire a un expr ion infinitive. L infinitif e t un mode dont Ja forme ne marque n1 le 

t mp ni la p r nne ni 1 nombre. n peut a umer de fonetion verbale ou nominaLes 

pui qu'il ten idere mme la. f [me nominale du verbe. Riegel et al. di ent: « Quand 

I infinitif a un r] erbal. i1 on time le nreud verbal d'une phra e independante, principale 

ou ub rdonne . e mm verbe il e tie mot-tete du groupe verbal» (ibid : 334). 

Dan nott ca , nou yon qu I infinitif traiter est mi dan une expre ion, A 

traiter p ur xpUqu re qu'jJ faut fair aee le tabagi me et a cau e de l'element dont il 

s'agit - ] titre - I tyle n t pa c mm dan une phrase complete et on a done une 

omi ion de la eopule ~tre . 
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BiJan 

ous avon etudie 1 qu I G ui ant 1 

d'article de recherche: prepo ition, gr up prep iti nn 1 a ant, 

prepositionnel apre , I ' adjectif t I' infinitif. 

marque : en ce qui concerne la prepo iti n, 

concrete deja dan le titre; quant au group 

des tructure pecifique ; la que tion xig it 

avoir la repon e ; finalement, en ce qui c n rn I adj tif t l'infinitif, il 

phrases ont formees d'une maniere piu pe ifiqu . 

5.4. Aspects pragmatiques 

ot 

En ce qui conceme la per pective pragmatique, n us av n ch i id la pia r us I hupitr 

de la emantique. Il e t ouvent difficile de di tinguer le a p et pra mati u s d la 

semantique. Dan le deux ca , il 'agit de la c mpreh n i n du t xt, it du . ns 

(emantique) oit du rapport entre le texte et on nvir nn m nt pragmatiqu). t, mm 

nous l'avon vu dan la emantique, le en d'un mot e t lie ace rapp rt pragmatiqu : 1 

mots choi i dans un article, par un chercheur ou par une revue, S fit mpl yes par qu I L 

lecteurs ont une certaine maniere de lire les articles ou parc que I mi lieu cientifiqu 

pre ente certaines regie ou exigence par rapp rt aux m t empl yes u la structure d 

I' article. 

Dan une perspective pragmatique donc, « il convi nt de determin r I rapp rt qui 

existe entre la forme du texte et son environnement. facteur extralinguistique 

comprennent, tout d' abord, I'emetteur, le recepteur et le referent ( ... ) » (Lundquist I 3: 15). 

Selon Lundquist, it y a aussi d'autres elements extralingui tiques qu ' il faut prendre n 

consideration lorsqu'on parte de la pragmatique : le medium (le moyen de c mmunicati n), la 

situation (contact physique, visuel, onore) et ['intention (I 'emerteur veut-iJ persuader, 

dissuader, informer, juger... ?). Dans le contexte qui est le notrc ou nou nou mme 

concentree urtout ur le but de l'auteur (emetteur) et ain i sur a place vis-a-vis de son tex.te 

et de son lecteur (recepteur), la dimension de ['intention e irue tout naturellement au centre. 

Les titres peuvent-ils donc nous montrer I'intention de I'auteur? Dan une certaine mesure, 

oui. L'intention est surtout de faire lire le article . Au travers les analy e syntaxique et 

emantique, nous avons vu que le theme de I 'article est important. Les traits emantiques 

comme I'hyperbate et l'eJlip e sont souvent pre ents ; le premier rcnver e l'ordre de la phrase 

et fait que le premier element du titre est celui du theme (M2 I : Pyoderma gangrenosum. A 
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propos de 15 observations), et I'ellipse cree un titre court et precis, exactement ce qu'aiment 

bien les chercheurs de nos jours (L38 : Preposition Cl eclipses). La tendance a employer plutot 

le type syntaxique (b) que le type (a), presente cette meme intention: on ne choisit pas des 

phrases longues (phra e complete), mais plutol des phrases courtes et precises 

(parataxelbipartite/tripartite). (Ceci semble ' oppo edl ce que Berkenkotter et Huckin (1995) 

estiment d'etre une tendance chez de chercheurs: ils creent des titres informatifs et y 

incluent parfoi aussi quelques resultats, ce qui fait que les titres deviennent plus longs 

qu' auparavant). n est piu complique de vO.ir dans les titres-memes si )' intention (a part le fait 

qu'on veut bien faire lire I'article) est de persuader ou d'informer. 

Pour ce qui est du rapport entre le texte et son environnement, considerons les quatre 

titre suivants: 

M33 Orientation des patients toxicomanes « en crise » vus aux Urgences (janvier 

1999, Assistance Publique - HopiLaux de Paris) 

E 1.4 La « dept-deflation » selon frYing Fisher, his/oire et actualiti d 'une theorie de la 

crise jinanciere 

E37 La « Theorie de la valeur » de Hicks elle mulliplicateur d'A. Smith 

L I. 9 ch ?ma et Motifr; en semantique prepositionnelle : ver une description 

renouve!ee des prepositions dite . « spa/iales » 

N us v y ns la pr s nee de gu illemets dans ce titres. L ' auteur ne prend pa de 

r sp nsabil.it des m ts rois en guil l.emets. 'e tune marque de di tance. SuJlet-Nylander a 

trait 1 s titT du discours rapPoTte et le' titres avec guillemet , et elle a eJabore p]usieurs 

typ s. n c qui c ne rn n deux xemple tire de I.'economie, il nou emble qu'jJ e 

rattnch nt pIu' u m ins it qu' lIe app le di cour evoque 1. Il Y a un locuteur present 

dans l titr mem t ain i Ja urce de mot entre guillemet , comme par exemple : Le PS 

et non une « a lion publique » " Jacques hirac e declare « candidat au dibat » pour 

I '(£leetion presidentielle (S-N L 998 : 116). Nou voyon qu' il ne ' agit pas exactement d'un 

di cour dans n titre mai plutot du terme de Irv.ing Fi her (dept-dejlation) et de l'ouvrage 

d Hi k (La Theorie de la valeur . Pour ce qui t de exemple M33 et L19, ils e rattachent 

plut t a qu ull t-Nyland r a app le di cour evoque 2 : il « e differencie de DE 1 par le 

fa it qu il y a un in rtitud, v ir un ambigu"ite ur 1 origine des parole entre guillemet 

du titre.» ibid : 11 ). Ces deux exemples emploient de 

x.pre ion c mm entre guillemet . Cela peut au i simplement 

ignaJ r qu il 'agit d m t que 1 auteur e time d'etre marques ou dun regi tre familial. 

Comme Su]]et-Nyland r I a r marqu ' p ur titres de pres e employant des guiUemets (qui 
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nombre beaucoup pIu ele e qu dan n tre rpu ur n quatr 

titres : on a affaire a un effet d di tan (l ut ur. re rv d rtain 

effet polyphonique (la presence de piu ieur ix dan I titre). 

Quel est le en du titre de I arti I od 

dans les milieux cieotifique ? ou I' qui t 

nouveau, ce qui leur emble etre inter ant et I ag 1 ur mani r 

de lire un article de recherche : le element I pIu int re ant 

I'article (le titre, le re ume) ain i que Je graphiqu tabl au im'lg 

(HuckinlBerkenkotter). Le titre e t donc un p iot d d p rt tr imp rtant p ur fair qu 1 s 

lecteurs continuent par lire l' article meme. Meme i la mani ' re d Hr un articl d r h r h 

ressemble de plus en plus a celle de journaux de pre e, n c mpr nd bien u p ur I s titr 

de pre e, I'a pect pragmatique e t pIu imp rtant qu 

recherche contient au i de element cientifi u qu'il 

a trouve, tandi que pour le journali te, la « vent » ull t-

Nylander donne deux grand chapitres ur « le a pect styli tic -rh t riques» et « la. fjgur 

de defigement et le titre «poetiques»» alor que nous ne presentons pa d'unalys s d s 

elements parce qu' ils n'existent presque pa dan le titr d'article de r h reh . La since st 

quand me me la science et non pa un journal de pre se, du m ins pa enc r . 

b. l;orpus Qe relerence 

Dans ce qui su it, nou con idereron le corpus de referenc p ur v if si n s resultats d s 

analyses syntaxique et emantique du corpu de ba e corre p ndent. e c rpus de ret r n 

contient soixante titre au total; vingt titre ou chaque di scipline. 

Les revues con ultees sont les uivantes : 

Medecine : Annales de medecine interne, Edition MA ON, Pari . 

Economie : L 'actualite economique, revue d'analy e economique, H M ntrea1 ( ucbec) ; 

Economie appliquee, revue trimestrielle, Le Presse de l'ISMEA, Paris. 

Linguistique : Langue fram;aise, revue trime trieHe, Larous e, Pari s4 . 

6.1. La syntaxe 

Nous avons vu qu'il y avait une grande presence de syntagmes nominaux dans nos titres. 11 en 

est de meme en ce qui concerne le corpus de reference : presque tous les titres commencent 

4 Pour La liSle complete, voir I 'append ice 3. 
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par un syntagme nominal. De plus, on a sou vent affaire a ] 'absence de detenninant dans ces 

syntagmes, ce qui etait aussi le cas dans notre analyse du corpus de base. Les differences entre 

le . troi . disciplines ressemblent a celles trouvees dans le corpus de base .: la medecine est la 

discipJine ou I 'absence de detenninant se rencontre le plus frequemment (dix-huit sur vingt 

titres). Pour ce qui est de I' economie et de la Jinguistique, les nombres sont les suivants : 

seize/vingt dans I' economie et neuf/quinze (cinq des titres Iinguistiques ne commencent pas 

par un syntagme nominal) dans la linguistique. 

Passons a l'analyse des differents types syntaxiques de titres: (a), (b), (c) et (d). En ce 

qui concerne le type (a) - phrase complete (assertive/interrogative), nous ne trouvons aucun 

exemple dans le corpus de reference. Rappelons que dans notre corpus de base, nous avons 

trouve un exemple du type (a2)-phrase interrogative en economie (E 1), deux exemples en 

Hnguistique (L2 et L3) et trois en medecine (M I, M2, M3). Pour ce qui est du type (al)

phrase assertive, it n'y avait qu'un eul exemple, trouve en linguistique (Ll). 

Pa sons a la parataxe qui etait le type le plus employe dans les trois disciplines. Il etait 

en fait employe si souvent que nous l'avons appele I.a categorie « typique» de l'article de 

recherche. Pour ce qui e t du corpus de reference, nou voyons qu'en economie le type (b) est 

t uj urs tl' S frequent: quatorze ur vingt titre sont du type (b). En ce qui concerne les deux 

autres discipline, cep ndant, les nombre ne ont pa aus i eleve : quatre ur vingt pour la 

m d ci.n et six slIr vingt pour I.a lingui lique. Ce deux di ciplines pre entent urtout les 

typ s (c) et (d). 

Rapp I n. que la structure N+ .prep (c), con titue une eule et meme tructure dan 

taqu:n s nt 1i • t non parataxee ,deux compos ante . Dan le corpu de reference, c' est 

surt ut la medecin qui I' mploie (dix/vingt). Pour ce qui est du corpus de base, nous avon 

vu qu c type e manif te le piu frequemment en economie. 

Finalem nt, .il y a I blo uniqu qui re le. Nou avon trouve qu il faut divi er ce type 

n deux: blo unique t coordination pui que le exemple du titre de recherche ont presente 

un autr typ (d) que celui tr uve dans le titre de pre e (Sullet-Ny lander) a savoir la 

rdinati n. la rre p nd dan le rpll de reference ; la relation yntaxique de 

c rdinati n st aucoup pIu empt y ' e que le blo unique. 

6.2. La semantiqu.e 

En c qui c n rn la mantiqu 1 corpu d reference eorr pond pIu ou moin a ce que 

nou a n trou dan notr · c rpu d ba: e : J figure de ens (comme mot 

metaphoriqu s/met n miqu t pe onnification) n nt pas present. Lesfigures de 
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construction (l eUip e 1 ppo Ihon l'hyp r at pur ntre nt f qu nt 

de I 'ellipse de l 'artide. L'ab nc d l'arti 1 d min dan 1 

linguj tique, cet element atteint pre qu la m 

la di cipline de la medecine par e qu 

yntaxique Cd) -bloc unique. 

urt ut 1 ty 

t n u av n 

un 

ut an 

ut 

Pour ce qui e t de l 'apposi(ion, qui ert d'ajll ur d qualifi ati n, n u n'av n tt' uv 

qu'un eul exemple dan notre corpu de ba e (E16: John Hi ks : I d rni r J(, n si n ?). 

corpus de reference pre ente egaJement un exemple de ce typ ( : Esp ran 

d 'utilite et nouveaux modeles de choix dan le risque: une onniv n e ca 'he ?). 

L 'hyperbale, cependant, e t piu n 

travaiJIant sur I' anal y e de notre corpu t 

pre entee par Sullet-Nylander dan a the e, nou avon tr uve qu ' il y avait diff r nts typ s 

d'hyperbate, et que le type du titre d' article de rech rch s'expliqu 

est detache au debut et I 'explication du traitement de ce th me a I fin »5. a plupart d 

exemples de I'hyperbate dan no titre du corpu de ba 'attach nt d n ~ c typ t I cas 

e tie meme dans le corpu de reference. Nou n'avon tr uve qu 'un seul exempl d' un autt' 

type d'hyperbate que celui typique pour le titre de recherche : ; le theme s' y tr uv au 

debut et le deux-point introdui em une autre dimensi n de th m : "roissance endogene 

et pollution : une approche fondee sur le comportement du consommateur. P ur c qui st du 

corpus de reference, c'e t toujours la construction typique qui d min ,mais c n uveau type 

du numero E6 se presente au si quelques foi : 

Economie 5 La traverse de Hicks dans son modele horizontal bisectoriel : le reamenagement 

de la structure productive .. ] 2 Fiscalite superposee et externalites jiscales verticales : /aut· il 

reconsiderer le debat entre concurrence et cooperalionjiscaies ?; 14 Equilibres et stabilite de 

la corruption dans un mode le de croissance : I 'effel de la remuneration des politiciens ; 19 

Les determinants de la cooperation lechnologique des jirmes. Vne approche par les 

compelenceS app/iquee a I 'indus/rie fram;aise 

Linguistique 18 Etude semanlique du prefixe RE en franfais con/emporain : Cl prop os de 

pLusieurs debats actuels en morphologie derivalionneLle 

s Voir l'analyse semantique sous la section 5.2.3. Lraitant )'hyperbate. 

93 



Si nous passons au choix de mots fait dans les titres du type syntaxique (b) -

parataxe/slructure bipartite/tripartite, nous voyons que ce que nous avons trouve pour notre 

corpus de base convient bien aussi pour le corpus de reference, du moins ·pour l'element avant 

le signe de ponctuati.on ; nous avons vu que les noms anteposes au signe de pontuation ne sont 

pas aussi generiques et etendus que ceux qui se placent apres, ce qui est dO au fait que les 

elements avant presentent sou vent le theme de I' article et la frequence des mots attaches a une 

des trois disciplines est donc gran de. Corn me dans notre corpus de base, le corpus de 

reference presente une liste de titres oU. a peu pres la moitie de chaque discipline est composee 

de noms « di sciplinaires » dan la premiere partie du titre: dans la discipline de la medecine, 

nous avons quatre exernples qui s'attachent au type syntaxique (b) et tous les quatre 

presentent un nom « di sciplinaire » dans la premiere partie du titre; en economie, nous avon 

quatorze titres du type (b) dont huit ont un nom de ce type dans la premiere partie, et quant a 
la linguistique, les nombres ont les uivants : six exempl.es du type Cb) dont trois contiennent 

des noms « di cipJinaires» dans la premi.ere partie du titre (M : 4/4, E : 8/l4, L : 3/6). En ce 

qui concerne la deux ieme partie du titre, nous avons vu que la pIu part des noms qui y sont 

ernployes sont de noms qui decrivent des examens ou des recherches d'un certain type 

Cc mme par xemple etude, analy e, comparaison, evaluation ). Pour ce qui. est du corpus de 

refer nee, n ne p ut pas dire que la plupart des titre soient compo e de cette maniere 

puisque I s n mbr s nt les suivant : la medecine n'a aucun exemple d'un nom de ce type 

dan I.a d l1xieme partie du titre (0/4), I' economi.e en a 6 titres url4 tandis qu' on ne trouve 

aueuo xemp] dans 131ingui tique (0/6). Rapp Ion que nou avion au i des nom 

« disciplinaire ' ) dans la d uxieme partie du titre. Nou en avon trouve quelques-un en 

t n linguistique, mai aucun ex. mple en medeci.ne. Pour le corpu de reference, 

n us c n tat ns le, mem tendance: la medeeine : 0/4 l'economie 3/14 et la 11nguistique 

4/6. 

7. on.clusion 

mm arri ee a I.a fin de cette etude traitant du titre de l' article de recherche. A. cau e 

d la limite d un travail de c genre, nou ne pouvon pa vraiment donner de conclusions 

pr pr m nt dit ; il faut d analy e et de recherche pIu profondes ain i qu un corpus 

pIu grand. Notre corpu d ba e (d 120 titres) ain i que le corpus de reference (de oixante 

titr ) nou a p rmi quand mem de tr u er d tendanc ain i que d'arri er a de resultats 

int ' res ants en qui con TO I yntaxique et emantique du titre de .l'artide de 

recherch . A l ' aid d etud ant rieur 1 nou a on . p(' ente le genre et le titre de I' article 
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de recherche. ou a on u qu' il 

cientifiques (Breivega 2(01). Les reg] 

naturelles (comme la medecine) que d n 

linguistique). La place de la recher he dan 

(poudat 2002, BerkenkotterlHuckin 19 5). 

recherche a etre de pIu en pIu 

parfois en ationnelle) e l au centr ,et le litr e t d 

ntre I diU r nt di iplin 

di ipHn d 

humain la 

nt 

d 

t 

jamais travaiUent aujourd'hui dan la cienc t, par c n qu nt, il y a un grand pr ssi n 

publier. La competition accrue dan la cienc modern xig d n 

travail, en partie au traver du titre. En ce qui concerne I titre, nun 

general ain i que dan la pre se a l'aide de different h rch ur pre ent spar 

Nylander. Quant au titre d'article de recher h n particulier nun av n ps tt" UV d 

recherches anterieure auf certain chercheur qui mm nt nt I titl' dans .1 urs travaux sur 

I' article de recherche (Berkenkotter/Hu kin 1995, Breivega 2 ), mais un 

etude ur le titre de recherche eul n' etait pa enc r faite. 11 a d ant d I' ludi r 

et nous avons trouve quelque difference entre le titre d pres ' (pr . ente par ull t

Nylander 1998) et le titre d'article de recherche ains i qu'entre les trois diciplin strait es la 

medecine, I'economie et la linguistique). 

Dans 1 'analyse syntaxique des titres, nous avon vu dan queUe mcsur la 

classification de Sullet-Nylander conviendra aux exempl s tire de n tr c rpus. 

tendances que nou en avon trouvee sont qu'il y a tr s p u d'exemples du type (a) - phra,p 

complete dans les troi discipline . S'il yen a, c'e t uvent un type (a) c mme une qu sti n. 

Nous avons propo e donc de divi er le type (a) en deux p ur le titr de recherch : (aJ) 

phrase assertive et (a2) phrase interrogative. Ce trait est as 'ez evident ; les auteurs des 

articles de recherche d'aujourd'hui ont obliges de trouver des titre e1airs p ur qu les 

lecteurs, qui ont plus d'artic.1e que jamais a lire, . 'interessent au ujet et li s nt I 'article qui 

uit. Un titre interrogatif exige une reponse et c'e tune maniere de faire lire I'article p ur 

avoir cette repon e. Pour ce qui e t du type (b) - la para/axe, pres de la moitie des exemple 

de chaque discipline sont de ce type, et nous l'avons donc appelt la categorie typique de 

l'article de recherche. Le corpus de reference montre cependant que dans la medecine et la 

Jinguistique, les types (c) et (d) occupent aus i une grande place. Nous choisirons quand 

meme de considerer le type Cb) comme la categorie typique a cause de son nombre si eleve 

dans le corpus de base. Ce type presente un titre plus court qu'une phrase complete; un titre 

qui contient quand meme les elements necessaires pour comprendre ce dont il s'agit dans 
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I'article. Nous avons vu que cette tendance a emp]oyer plutat un titre (b) (parataxique) qu ' un 

type (a) (phrase complete) s'oppose a ce qu'a rnontre l'analyse de Berkenkotter et Huckin 

(1995) ou les titres semblent etre de plus en plus longs, a savoir que la phrase complete est 

plus frequente, et parfo.is y sont inclus aussi quel.ques resultats. Pour re qui est du titre de 

notre contexte, on ne peut pas l' appe1er parataxe comrne dans le titre de pre se pui que le 

ens y est different: dans le titre de presse, les deux-points donnent un lien logique entre les 

deux elements de la phrase, quant au titre de l'article de recherche, souvent on n'y trouve pas 

le lien logique ; le deux-points semblent plutat introduire la maniere dont le theme de 

I 'article est traite. Nous avons choisi done d'abandonner le terme de parataxe pour le titre de 

notre contexte. Nous avons appeHe le type (b) plutat (bI) bipartite et (b2) tripartite (la ou le 

titre est divise en trois, eomme L2D par exemple). En ce qui COncerne le type (c), nous avons 

choisi de lu,i donner un nouveau nom a cause de I'arrivee du terme bipartite pour le type (b) ; 

nous 1'avons appele implement SN+Sprep. Le type (d) se presente assez sou vent dans le titre 

de recherche, mais surtout ou ' la forme d'une coordination. Nous avons donc propose 

d'introduire un autre type (d) a cote du bloc unique, celui de la relation syntaxique de 

coordination. Nous avons divi e done le type (d) en deux parties; une pour les titres qui se 

pre ntent c mme des bl cs unique et une autre pour ceux qui forment une sorte de 

ordinati n: (dJ) bloc unique, (d2) coordination . Nou. voyon done que le fait d ' informer 

e t t uj urs present dans le domaine sc ientifique ; la relation syntaxique de coordination 

ex,plique s \.lV ot pIu qu ce qui est le fait pour le bloc unique. 

n c qui ncerne la variation entre les trois discipline, nous avons vu que la phrase 

c mpl t ,le typ (a), t tres rar dan le troi di cipIine . La lingui tique est la eule a avoir 

un type (aJ) phras a ·serlive. Quant aux deux autre di eipline , ee n'est que la question qui 

e pres nte . I type (a2) phra e interrogative., et rappelon que dans le corpus de reference, il 

n'y avait aueun xempl du typ (a). En ce qui concerne le type Cb) et Cc), il nous emble 

qu c' t la diseiplin d l' e nomie qui e di tingue de deux autres. L'economie semble etre 

n fait la. pIu vari ,du moin pour ee qui e t du ehoix de signe de ponctuation (eUe est la 

eul a mployer la irgul) dan 1 typ Cb) et de I'u age de prepoition dans le type Cc). 

Quant a la d rni' re categori appelee (d) c e t urtout en medecine qU'elle e presente, du 

moin dan e qu n appele 1 bloc unique pur (M3D M32, corpu de reference 11) ; 

11 c qui onc rn t la coordination qui domine (E35 corpu de reference 9), 

qui i p ur la lingui tique. Finalement nou a on vu que la lingui tique 

p at ' g ri d la oordination quelque variation de plus. On y a affaire a 
de er u. t mm . au lieu de la eonjonction et (L39 LAD). 
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Pour ce quj t d notre hyp th' il d 

ill cipline en que tion, nou a on u dan un 

montrent no resultats. ou avon trou ' c pendant qu'il y un 

commun . un type predomine dan 

En ce qui conceme I 'analy e 

yntaxe ne donne pas trop d'element alabl 

trl 

qu 

n 

I'avons quand meme utili ee pour I I1S 1 -

construction. Le element metaphoriqu t la p r nnifi 

figures de construction comme I 'ellip 

donnent de I' importance au them et le plac nt au d but du titr . P ur c UI 

I' anal yse emantique, nou nou omme. ba ee ur I recherch 

de Fran90i Rastier (1987) ur le emanti m du nom. Dan 

a ' mai I s 

tudi 

le 'nom et leur en. n a fallu prendre en con iderati n la hierar hi emantiqu d nt 

parlent ce chercheur pour arriver a une comprehen ion d e qu 'e tun analy u . 

Nous avon travaille ur le groupes nominaux dan le exemples du typ syntaxiqu ( ) 

bipartite ou tripartite. C'e t le type le piu frequent dan notr c rpu t it a et d ne 

interessant d'etudier la maniere dont le cher heur ch i i ent de f rm r s type de Litr s 

et, plus particulierement, I'element apre le igne de p nctuati n. N us n us mm 

concentree surtout ur I'element apres le igne de p nctuation parce qu l'elem nt avant n 

donne que le theme de I'article et ouvent d'une maniere n utI' et di tant . 

O'abord, nou avon con idere I' u age de determinant. N tre c rpu. a m ntr qu 

l'economie et la lingui tique ne ont p au i stricte ue la med cin : n y tr uv plus d 

variations en ce qui conceme l'u age ou non du determinant. 'ab ence de determinant 

semble pre que etre la regie dans la medecine. 

Ensuite, nou avons etudie le nom qui se pre entent dan la premi re partie du titre 

et nous avon vu qu ' ils ne ont pas aus i generiques que ceux employes apr s le signe de 

ponctuation, ce qui etas ez evident pui que la premiere partie du titre pre ente uvent le 

theme de l'article (L6 : Les prepositions) alor que la deuxieme explique le type d'article 

(M6: analyse) ou ce que I'article contient (M18 : Resultats). Ce qui nous a frappee en 

etudiant ces elements qui precedent le signe de ponctuation, c'e t la grande quantite de noms 

qui s'attachent a une des trois disciplines, c'est-a-dire des nom qui sont specifiques a la 

discipline en question. Meme si tous ces noms sont pec.ifique au sens qu ' ils . ont reserves a 
une discipline sp6cifique, ils sont souvent generiques a I'interieur de cette meme di cipl ine : 
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comme le nom cancer (M9) peut etre employe souvent clans la di cipline de la medecine, le 

nom syntagmes (LS) peut e presenter sou vent dans la discipline de la linguistique. 

Passons aux noms employes dans la deuxierne partie de nos titres du type syntaxique 

(b). Nous les avons examines pour voir si on pouvait les classifier comme generiques ou 

specifiques par rapport aux ernes qu'ils contiennent et les expansions qu'ils presentent. La 

plupart des noms venant apres le igne de ponctuation dans un contexte comme le notre sont 

des noms qui decrivent des exarnens ou des recherches d'un certain type (comme analyse, 

comparaison, evaluation), ce qui fait qu 'il a ete difficile de les classifier semantiquement ~ ils 

soot d'uo meme champ emantique, ce qui fait qu'il n'est pas si facile de les distinguer les uns 

des autres. Nous avon utili e les traits ernantiques de Lundquist (1983) : abstrait/concret, 

vague/precis, general/specialise ainsi que d'autres erne ou couple de erne pour arriver a 
une distinction de nom et des exemples different . 

Pour ce qui est de nom antepose au igne de ponctuation, c'est la linguistique qui 

emp'loie le plus souvent les nom « discipl.inaires ». En ce qui concerne les noms plus 

generiques, nous n'en avons pas trouve beaucoup : quatre exemples dont trois en medecine. 

cUe discipline se montre done eomme ceJle qui emploie le plus souvent des noms generiques 

dan. e c ntextc. unnt aux nom «rare », nou en ayon trouve un exemple dans chacune, 

la difference n'e t probablement pas trop grande. Une chose a remarquer 

d ne, ine scmbl "tre eJle de troi di ciplines qui emploie le pIu souyent 

d . m ts g neriqu s. 

P ur I s 11 ms p stp e au sign de p netuation, le exemple ont pIu varie et nou 

I s ay n anaJys n c mm n ant par le nom le pIu generique. 

t-i1 d'inf rmer et d'expJiquer ou d' ineiter et de vendre leur 

artic] I n no re ultat , il n'exi te pas une reponse 

uniy qu a tt qu sti n. Le mMecin ec nomi te et le linguiste trayaillent tou dans 

un m nd sd ntifiqu exig ant u il faut beaucoup publier pour etre accepte et reconnu dan 

mili u. L'inf rmati n ain'i que la «v nte » ont pre ente . Nou avon vu comment le titre 

d I ' articl d r rnble de pIu en pIu a celui de la pre e, mai nou ayons 

quand rn m qu 

ci ntifique n' nt pa 

trayau . Les III d in 

r cher h contiennent quelque cho e de pIu ; le chercheurs 

pri 

mbl nt etr 

eulent pre enter de recherch faites ain i que des 

rnontre cependant que les domaines 

en ce qui conceme la tructure de titres de leurs 

u qui mploient le langage le pIu neutre et le piu 

g n riqu (1a m d in a 1 pIu grand nornbre de nom gen ~rique dan la deuxieme partie 

9 



du titre). n ne lai ent p la pi ari tion tand1 qu I lin nt au up piu 

« colore» et « I ibres » 

mpl 

lAO), question comme igne d p n tuati n dan 

placent entre le deux (v irgule dan I typ (b) (E14 11 EL7 

(c». En ce qui concerne le fait d inform r ou d'in it r a lir 
medecin ont le chercheur qui e con ntr nt urt ut ur I'inf rmnti n tnndi qu 

d 

lingui te 'occupent au i ouvent de la v nt ~. Mai 

determiner; du moin pas dan une etud comme la n tr ul. N s r ultats s nt 

cependant tre utiles comme point de depart p ur d etud 

recherche: d'abord, la typologie de Sullet-Nylander pourrait 8tre r mplacee par un typ I 

prop re au titre de recherche. Nou avon deja elabor un typ ! gi ui di tjngu d 

de Sullet-Nylander ur quelque poin . It serait intere ant d 

d'arriver a placer le titre dan de categorie div r e pr pr s au tiLr 

Ensuite, nou pen on qu ' il erait intere ant au i d'uti li. 

pour voir i le mots du titre reviennent dan !'articl et ain i e tim r si le titr 

t ain ' i 

d KIAP 

orte de resume de I'article. Sou la section 2.2.1., n u av n etudi les travaux de plusi urs 

chercheur ur le titre en general et ur le titre de pre . e en particulier, eL n u av n vu qu la 

plupart d'entre eux voient dan le titre un re ume du li vr u d I'arti I j urnali tiqu ; ils 

di ent qu ' il contient I'es en tiel de I'information, qu'il pre ente le th m s maj ur du text 

principal. IJ erait interessant donc de voir si cela est valabl aus i p ur J titre de n tr 

contexte. Finalement, nous trouvon I'a pect temp reI pertinent p ur la caracteri ·tique du titT 

d'article de recherche: e t-ce que le chercheur forment leurs titres de .Ia meme mani r 

aujourd'hui que dans le annee cinquante par exemple ? Mais t ut ceci sera p ur d' autres 

projets. Nous terminon notre etude en oulignant J'importance du titre c mme un bjet 

d'etude interes ant; le premier element lu par le lecteur . 
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APPENDICE 1 

Categories syntaxiques 

(a) la pbrase complete 

L'IRA seme la panique a Londres (S-N 199 : 6) 

Le type (a) dan le titre d' article de recherche : 

(a 1) phrase as ertive : 

n y a prepositions et prepositions (L 1) 

(a2) phrase interrogative/question : 

Lactobacillus GG previent-ill'atopie ? (M 1) 

(b) la parat.axe 

Foulard a ['ecole : la co/ere des islamistes (S-N 1998 : 47) 

Le type (b) dan le titre d'article de recherche : 

la parataxe : 

Les prepositions: une c/asse aux contours flous (L6) 

(b1) bipartite: 

L 'impact de la vo/atilite des taux de change sur le commerce international, I 'apport des etud s 

empiriques (El 7) 

(b2) tripartite: 

Les determinants numeraux, un exemp/e : /es dales horaires (L20) 

(c) la structure bipartite SN+ prep 

Un planfranr;ais pour nourrir Moscou (S-N 1998 : 52) 

Le type (c) dans le titre d'article de recherche: 

a cause du nouveau nom donm! au type (b) pour le titre d'articl de r ch rche, nous av ns appel cc 

type (c) : SN+Sprep ( ans le nom bipartite la-dedans) 

Tumeur papillaire solide du pancreas chez un enfant (M26) 

(d) le bloc unique 

Lettres anonymes (S-N ) 998 : 57) 

Epousailles et heritages (S-N 1998 : 59) 

Le type (d) dans le titre d'article de recherche: 

(dJ) le bloc unique: 

Sarcoidoses cardiaques (M32) 

(d2) la relation syntaxique de coordination 

L 'assurance de marche ella consommation Cl payer (E35) 



APPENDICE2 

Corpu de ba e 

Les revue con ultee sont les sui vante 

Medecine 
KlAP: 

Maladies chroniques au Canada, llawa, Canada, 1995- 1999 

Annales de Medecine Interne, Paris, France: M on, 2000-200 I 

Paris (Bibliotheque Nationale, Fran~ois Mitterrand): 

Medecine sciences, Paris, France, Editions medicales et cientifique (EDK), revue 

intemationale de biologie el de medecine, numero 12, volume 17, decembre 2001 

Bulletin du cancer, Paris, France, Societe Fran~ai e du Cancer (Sfc), le numeros 3 et 2, 

volume 89, mars et f6vrier 2002 

La revue du pratieien, Medeeine generale, Pari , France, hebdomadaire de formation medicaJe 

continue, les numeros 570,573,574 et 577, tome 16, le 8 et le 29 avril2002, le 6 et le 27 mai 

2002 

Economic 
KIAP: 

Annales d 'e onomle et de statistique, Pari ,France: ADRES, 1999-2000 

'con mi Applique, Pari, ran e: Les Pr sed I'ISMEA,2000-2001 

R vu >conomique, Paris, ience p ,,2000~2001 

ad . (Mais n d mme biblioth qu ): 

a"i ~r d' onomie poli/ique, His/oir de la pens 'e et theories, Pari , France!Montreal, 

anada, pu li av n ur du NR t d niver it de Pari X Nanterre et de Mame-

la-Vall ,L'Harmatlan, 2000 pri ntemp 

R vu d 'e ono",; politique, Paris, France, Edition Dalloz, bime tfieHe, numero 2, Mar -

Avri12002 

c01lomiqu ,de lopp menl re III d I 'anal se economique, Pari, France, volume 53, 

nUlner Mai 2002 

Lingui tique 

KIAP: 

TravalL"C d lil1 li tiqu Bm ell Belgiqu : Du ulot, 200 1-2002 

Pari (Bibli th qu 

Langag d I'homme, revue trime triene numero 

9 ,d mb 200 1 
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Langages, Pari ,Fran e, Larou revu trim tri fI , le numer 14, 142 t I 
mars 2002 juin 200 1 et d ' embre 1999 

LE CORPU DE B E 

Le corpu de ba e e t con truil a partir d tit tire du pr ~ I. KIAP in i qu d s r u S nsult 

dans le bibliotheque parisienne . Le projet KIAP a 

dan chaque di cipline de ce corpu d ba ont tir d d s 

i nt I titres dans quelques revue actuelles a Pari . L nombre ntr parenth 

titre. Pour ce qui est du projet KIAP, le I ttre FRMED (pour I tifr N (p ur 

les titres d'economie) et FRLING (pour les titr s d lingui tique) , nt mpl y s ain i qu 

numeros qu ' ils ont dan la liste de KlAP (http://helmer.hit.uib.no/kiap/orpus_ l .htm) . N us av ns 

appele les titres trouve dans de revues con ultees a Pari M 0 (M d cine), 

LING (Lingui tique) . Pour d raison pratiques, le titre d ce rpu d nt num r s M 1-

M40 pour la medecine, EI-E40 pour l' economie et Ll -L40 pour la lingui ti u 

Medecine 

Ml) S. Salminen, M. Kalliomaki, H. Arvilommi, P. Kero, P. Koskin n, ~ . I lauri: La t acillus 

previent-ill ' atopie ? (MED 14) 

M2) Jacque Le Houezec : Pourquoi devient-on dependant du taba ? CM 15) 

M3) Beatrice Duly-Bouhanick : Comment choi ir un antidia ctique oral. ? (M 20) 

M4) Jean-Noel Talbot, Jean-Didier Rain, Michel M ignan, erge Aski nazy, Yvon rail , rnard 

Bok, Jean-Louis Mi et: Impact de la TEP u [18 ]- , ur la decision m dical 

evaluation par le pre cripteur durant la premiere annee de foncti nnement (M ) 

M5) Robert Choiniere, Michel Pageau & Marc Fer! nd : Prevalen e et disparitcs gc raphiqu Ii de 

certaines anomalies congenitale au Quebec: Comparai on de meth des d'estimation RM D I) 

M6) Claudine Laurier, Wendy Kennedy, Jean-Luc Malo, Michele Pare, aniel Labbc, 

Andre ArchambauIt & Andre-Pierre Contandripoulos: Taux el COal de hospitali at ions p ur I'a thmc 

au Quebec : AnaJy e de donnes de 1988-1989, 1989-1990 et 1994-1995 ( RM D02) 

M7) Claudine Laurier, Wendy Kennedy, Line Gariepy, Andre Archambault & Andre-Pierre 

Contandriopoulos: Util.isation de medicaments contre \'asthme dans deux populations quebecoise 

d'utilisateurs d'antiasthmatiques : analyse de la base de donnees de ordonnances (FRM D03) 

M8) Judy A. Snider & Janet Beauvais : Utilisation du frotti s de Papanicolaou : timation basee sur 

une population admissible rajustee en fonction des antecedents d'hysterectomje (FRMED05) 

M9) Madani Ly, Samba Diop, Massambou Sacko, Mounirou Baby, Cheick Tidiane Diop, Dapa A 

Diallo: Cancer du sein : facteurs influen'rant I'itineraire therapeutique des u agers d'un service 

d'oncologie medicale a Bamako (Mali) (MED07) 
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MlO) Thomas Stephens: Rapport cl'atelier: Tendances dans la prevalence du tabagisme de 1991 a 
1994 (FRMED04) 

M 11) Pascale Va sal, Aiphi Nguyen, Patrick Michaud, Anne Richard: Soins de bouche : essentiel 

pour les patients en fin de vie (MED17) 

M12) EmmanueJle Espie, H61ene Aubry-Damon, Henriette De Valk, Veronique VaiUanl, Sylvie 

Haeghebaert, Philippe Bouvet, Jean-Claude Desenclos: Salmonellose collective : les enjeux d'une 

declaration immediate (MED 16) 

M13) Christine Bou: Acce direct au dossier medical: la nouvelle donne (MEDII ) 

M 14) Anne Borgne: Tabagisme : a traiter comme une toxi.comanie (MED J 8) 

MI5) Y. Chreti.en, A. Mejean, N. Thiounn, B. Du four: Cancer du rein localise : vers une chirurgie 

conservatrice (M D 10) 

MI6) Luc Mouthon, Pascal Cohen, Claire Larroche, Marie Helene Andre, Isabelle Royer, Philippe 

Casa us & Lorc Guillevin: Deficit immunitaire commun variable: une ou plusieurs maladies? Trois 

observations c1iniques (FRMED07) 

M17) Badreddine Kilani, Lamia Ammari, Hanene Tiouiri. Fakher Kanoun, Ahmed Goubontini, Fay~al 

Zouiten & Taoufik Ben Chaabane: Les spondylodiscites bacteriennes : a pyogenes ou tuberculeuses ? 

( RM 0 15) 

Ml ) J an-Gabriel Buisson, ani I Buchon, lean-Louis Moulin: Surveillance de patientes 

dia cliques de typ 2. Resultals de 2 tours d'un audit de pratique (MED 12) 

M I ) Vul ri Picard, aur nl rbaud, I abell Perthu ,Ann Laquet, Gille Clement, Phylli -

Yv nn fud de la c nsommation d'a lcool en milieu colaire. 

e et cl terminal cl lermont-Ferrand (MED19) 

M20) Alin IIn Karam- arki • Ra ab I-Rassi, Dania Ch61ala & Elie Ghayad: Agent et 

dans un entre ho pilalier univer itaire libanai . Etude 

ur 2 ans ( RM 0 17) 

M2l) Im d Riahi, M urad M kni, lim Haouet, Faika Cherif, Dalenda El Euch, Mohamed ladh 

Azaiz, M ham d M ne f Zit una Am J Ben 0 man-Dhahri : Pyoderma gangreno urn. A propo de 

L 5 obs rvati n 

• Laur nt Gourari r, Mario anchez Chri tian Adda Emmanuelle Peyret 

Fr6di!ri Nordmann Paul B n II s n, Mathild Gi elbrecht & WilIiam Lowen tein: Diminution du 

n mbr d surd a l'h roYn n Fran , depui 1994. A propo du role des traitement de 

su ' titution FRMED I ) 

M2 Patri a oub, Abdallah aY huy ng Toan Jerome Bellanger Catherine Hoang Pierre 

G d au & J an- harl Pi tt : La olit olla' n. propo d un erie de I ] ca (FRMED06) 

M24 Emmanu I 

MAG et h m pathi . A pr p d 

Maloi el ophie Carre Anne-Eljsabeth Penin 

llropathi peripMriqu auto-immune a anticorp anti

b er ali n FRMEDO ) 



M25) Beatrice Jacqueme, Cbri tine Coud rt Jean- laud M bri z, Pa al B nnt r Lu i n .Piana : 

Antecedents de depi tage cytoIogique h zIp ti nt trait p ur an r infiltrant du 1 d 

I' uterus (MED09) 

M26) Olivier Danon, Ali Mofr dj, Fran~oi ui I Pari nl 

Waguet, Monique Fabre, Chri tophe Chardot Fmn i N t n: 1\lm ur papillai 

pancreas chez un enfant (FRMED09) 

M27) Vincent Le Moing, Zeina Eid, Jean-Lu Ecobi h n, 

lid du 

Elbim, Franyoise Brun-Vezinet Cath rine Lep rt & J n-Lout Vild : R p n. immun I iqu a 
long terme chez des malade infecte p r le VIH av c un tau d 04S=5 Imm au d but du 

traitement par inhibiteurs de protea e (FRMED I 0) 

M28) Azzeddine Kadi, Virginie Berthet, Yeronique Pi h rd, Brigitt Abadi ,J an-Bapli t R go ni, 

lacques MarvaJdi , Jo e Luis: Implication de la FAK, de la PI -K t d s PK dans l'adh . i n i.nduit 

par la depolymeri ation de microtubule (MEDO ) 
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