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2 Présentation et objetifs généraux

L'objetif du projet Langue et Dialogue est de dé�nir des modèles et des tehniques per-

mettant de mettre en ÷uvre à ourt, moyen ou long terme des systèmes de dialogue homme

mahine �nalisés reposant sur une forte omposante langagière. Dans e adre, notre ativité

se développe dans trois diretions omplémentaires :

� l'étude des méanismes fondamentaux de la ommuniation en langue naturelle seule ou

aompagnée d'une désignation gestuelle (dialogue multimodal). Cette reherhe s'e�e-

tue dans un ontexte pluri-disiplinaire alliant linguistique et informatique prinipale-

ment ;

� la réalisation de systèmes de dialogue e�etifs dans le adre notamment de ollabora-

tions industrielles. Cette ativité nous permet par ailleurs de disposer d'une plate-forme

d'expérimentation pour la validation des di�érents modèles que nous onevons ;



Avant-projet LeD 5

� la dé�nition d'outils et de méthodes génériques permettant d'étudier de façon �ne des

situations de dialogues réels, issus de la transription d'expérienes de simulation ou

d'observations diretes. Ce travail s'appuie sur une expériene aquise depuis plusieurs

années sur la normalisation et la manipulation de ressoures linguistiques (en partiulier

des � orpus �).

Nous restreignons notre ambition à du DHM �nalisé, 'est-à-dire dédié à la ommande,

à l'apprentissage ou à la reherhe d'informations dans un domaine lairement spéi�é, ela

suppose que l'on peut expliiter omplètement l'ation � ou plus généralement l'intention �

visée par l'utilisateur, de manière à e qu'elle puisse être réalisée par le système.

A long terme, les reherhes que nous menons visent à mettre en ÷uvre une véritable

ommuniation en langue naturelle entre un usager et une mahine. Cet objetif pourrait

rester � un v÷u pieux �. Il nous interdit ependant de nous ontenter d'insérer quelques bribes

de langage naturel dans du langage arti�iel pour obtenir une onsonane naturelle qui serait

onvainante énoné par énoné mais qui ne formerait pas un système ohérent et qui puisse être

appréhendé par l'utilisateur. Le hoix de partir de l'hypothèse d'un dialogue oral � même si

nous n'e�etuons pas de reherhe sur la parole proprement dite � résulte de la volonté de gérer

au plus près la dynamique de la tâhe et orrespond à l'expériene aquise par les herheurs du

groupe dans la prise en ompte des aspets temporels dans la langue ainsi que de phénomènes

plus partiuliers tels que la déixis, que l'on peut observer par exemple dans des expérienes

de simulation de dialogues oraux. De fait, il nous semble important, dans un soui de respet

de la spontanéité des utilisateurs potentiels de nos systèmes, de savoir modéliser les modes de

référeniation immédiate aux di�érentes omposantes d'une tâhe donnée, notamment quand

elle-i est visualisée sur un éran. C'est ainsi qu'un des thèmes de reherhe du projet Langue et

Dialogue porte sur la reonnaissane et l'interprétation des gestes de désignations suseptibles

d'aompagner des expressions démonstratives ou déitiques (ette fenêtre, elle-i, ii).

Ces objetifs généraux doivent ependant être plus iblés si l'on souhaite aboutir à terme

à des résultats onrets. Les rédutions que nous nous imposons sont de deux natures :

� d'une part, nous limitons notre ambition, à l'heure atuelle, au traitement de la réfé-

rene en langage naturel dans le dialogue homme-mahine �nalisé. Autrement dit, nous

entrons notre attention sur les moyens langagiers de désigner les objets visés et les

transformations à leur faire subir ;

� d'autre part, dans le adre de la validation sur des appliations, nous privilégions l'implan-

tation de modèles liés aux modes d'expression de la référene. Cela signi�e par exemple

que la sémantique lexiale pour elle-même ne nous intéresse que peu. En revanhe, les

onséquenes d'une modélisation du lexique sur le alul référentiel nous intéressent.

Par référene, il faut entendre le alul poussé jusqu'à l'ation et à son (ou ses) objet(s)

et pas simplement jusqu'à une desription (spéi�ation) de l'ation. Comme nous le verrons

dans la suite, ei suppose le traitement du temps, 'est-à-dire à la fois l'analyse des prédiats

et l'analyse de l'aspet, voire elle des temps verbaux. Cela suppose aussi, pour pouvoir être

e�ae dans le adre de la multi-modalité, d'arriver à traiter le geste et l'espae (au sens de

l'espae bi-dimensionnel de l'éran). Cela suppose en�n une étude de la langue et de son usage

e�etif, étude qui n'est réellement possible que par l'examen de orpus et qui passe par des

outils d'exploration et de gestion de es orpus.
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3 Fondements sienti�ques

3.1 Etude et modélisation de l'usage de la langue

Mots lés : langue, dialogue, syntaxe, sémantique, pragmatique.

Résumé : La problématique de dialogue homme-mahine qui est la n�tre nous

onduit à nous plaer plus dans la perspetive de l'étude et de la modélisation de

l'usage de la langue que dans elle de l'étude de l'objet � langue �. En e sens on

peut dire que notre approhe est fondamentalement pragmatique, l'interprétation

des énonés jusqu'aux objets et le dialogue ave un utilisateur représentent nos

points d'anrage. Les modélisations sémantiques, syntaxiques et lexiales sont pour

nous au servie de es objetifs premiers. Il en est de même des tehniques de

représentation des onnaissanes et d'Intelligene Arti�ielle que nous n'abordons

pas omme objets d'étude mais plut�t omme moyens indispensables pour valider

nos propositions plus théoriques sur l'usage de la langue en situation de dialogue

homme-mahine à forte omposante langagière.

Lorsque la langue est le sujet d'étude, à tort ou à raison, l'un des enjeux théoriques est le

déoupage entre syntaxe, sémantique, et. Nous nous plaçons, quant à nous, non pas dans la

perspetive de l'étude de l'objet � langue � mais dans elle de l'étude et de la modélisation de

son usage. Tous les niveaux d'étude habituels (syntaxe, sémantique et pragmatique) sont e-

pendant onnexes ; la di�érene essentielle ave les études desriptives est don de dé�nir elui

que l'on souhaite privilégier, 'est-à-dire le type de résultat que l'on souhaite obtenir (la per-

fetion exigerait que tous les résultats à tous les niveaux soient orrets mais la perfetion est

un projet à très long terme !). Pour notre part, nous avons hoisi de nous onentrer sur l'usage

de la langue : nous sommes don dans une problématique d'interfae et le résultat attendu est,

en première analyse, un e�et sur une appliation. En seonde analyse, et objetif demeure

mais s'insère dans une logique de dialogue ; par onséquent, la ommande de l'appliation reste

le but mais suppose aussi un retour d'information orret et ompréhensible par l'utilisateur

humain. Comme indiqué i-dessus, l'interprétation des énonés jusqu'aux objets et le dialogue

ave un utilisateur représentent nos points d'anrage. Dès lors, la sémantique dont nous avons

besoin doit tout à la fois intégrer le dialogue et représenter l'appliation à ommander. De

même, la syntaxe n'est qu'au servie de ette sémantique et du alul de référene ; il est en

partiulier hors de question pour nous de onsidérer une syntaxe normative (i.e. qui ontrain-

drait l'usage de la langue), e qui reviendrait à être apable de orriger les fautes de français

de l'utilisateur ; en revanhe, et e n'est pas néessairement antagoniste, nous avons besoin

d'une syntaxe apable de guider un système de reonnaissane de parole. Il su�t d'observer

un orpus de parole ave ses faux départs, hésitations, et. pour omprendre ette di�érene

entre une syntaxe destinée à partiiper à l'interprétation d'un énoné et une syntaxe destinée

à engendrer des messages tels qu'on souhaite en lire. . . Un des problèmes auxquels nous devons

faire fae est le déalage entre, d'un �té, des mots de la langue liés diretement ou non à

des atégories d'objets, et la représentation informatique d'une appliation. Ce problème est

évidemment lié à la représentation de onnaissanes. Pour autant, e point ne nous intéresse :

� qu'en termes de méthodes de représentation de onnaissanes ; et sous et aspet nous
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nous onsidérons plus omme onsommateurs que omme produteurs ;

� qu'en e qui onerne la représentation des objets et leur évolution temporelle et à partir

de atégories liées à la langue. Cet aspet, au ontraire, nous semble primordial pour

l'objetif dérit.

En�n, la mise en ÷uvre de systèmes de dialogues pose un double problème d'arhiteture :

� d'une part, il s'agit de gros programmes ave des problèmes de modularité et de ontr�le

liés à l'imbriation de plusieurs soures de onnaissanes ;

� d'autre part, il faut une ré�exion intégrant à la fois des aspets liés au langage et des

aspets liés à la pereption par un utilisateur des e�ets de ses ations et des objets sur

lesquels il peut agir. Cette ré�exion amène inévitablement à des questions de modularité

au sens ognitif.

Dans ette mesure, si les outils permettant la mise en ÷uvre de systèmes distribués ne sont

pas pour nous un objet d'étude, leur utilisation et l'implémentation de systèmes de dialogues

dans des outils préexistants nous semblent indispensables pour valider nos propositions plus

théoriques. Quelques onséquenes immédiates déoulent de e qui préède :

� nous onsidérons la mise en ÷uvre de systèmes de dialogue à la fois omme un outil

de validation de nos propositions et omme la garantie que nous nous attaquons à des

problèmes réels et dans un ordre réaliste quant à leur importane e�etive...

� la modélisation de l'état de l'appliation dans des termes ompatibles ave un aès

langagier (en partiulier en e qui onerne la représentation du temps) nous semble

essentielle. . .

� l'historique du dialogue, pendant langagier de l'état de l'appliation, est l'autre préalable

à toute mise en ÷uvre de système de dialogue.

3.2 Une approhe entrée � référene �

Mots lés : référene, analyseur loal, multimodalité, geste, orpus.

Résumé : Conséquene direte du point 3.1., notre approhe est une approhe

entrée langue et référene qui nous onduit tout à la fois à une vision très loale de

l'analyse syntaxique, très dépendante du dialogue et du ontexte d'appliation pour

la sémantique, très liée à leur ontexte langagier d'utilisation pour les gestes de dé-

signation. Par ailleurs, a�n de oller à un usage véritable de la langue, l'exploration

de orpus s'avère pour nous indispensable à la fois omme soure de ré�exion et

omme moyen de validation.

Les points préédents motivent à la fois notre travail atuel et notre orientation pour l'ave-

nir. Le travail sur l'évolution de l'appliation nous a amenés en partiulier à dé�nir un modèle

temporel original et la ré�exion sur l'historique a motivé nos propositions sur la référene.

L'un de nos objetifs pour la suite vise à intégrer une partie même de l'historique du dialogue

dans la représentation des objets. De e parti pris de nous entrer sur la référene et (don) le

dialogue déoulent :

� une vision de la syntaxe onduisant vers des analyseurs très loaux... S'il s'agit d'une
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réponse à une question portant sur la ouleur d'un objet, � Rouge ! � est un énoné

parfaitement admissible ;

� une vision de la sémantique subordonnée elle aussi au dialogue. A titre d'exemple, la

présene obligatoire d'un objet diret pour un verbe transitif se pose en des termes

di�érents selon qu'on onsidère des phrases dans un texte, des énonés isolés ou des

séquenes d'énonés dans des dialogues oraux ;

� une analyse des gestes de désignation (reueillis à la souris, au gant de désignation ou

à l'aide d'un éran tatile suivant les as) intrinsèquement liée à leur utilisation dans

des énonés. Typiquement, dans ette optique, le même geste se verra attribuer une

interprétation ou même une struture di�érente selon l'énoné langagier par rapport

auquel il s'interprète.

En termes d'outils, si l'implémentation d'un système de dialogue est une soure de ré�exion

pour toute une équipe (au ours même de l'implémentation, mais surtout après, lorsqu'on

évalue son aratère plus ou moins approprié au problème de départ), l'exploration de orpus

s'avère également préieuse et surtout plus rapide pour autant qu'on dispose d'outils assoiés à

la manipulation de es orpus. En partiulier, les orpus obtenus par la tehnique du magiien

d'Oz

1

permettent de se projeter au-delà des apaités réelles des systèmes de dialogue existants

(le as le plus évident est elui de la reonnaissane de parole, mais ela peut également être

vrai de tout autre � module �). Ils sont don pour nous une soure de ré�exion et un moyen

de validation et non pas par exemple un moyen de faire apprendre des modèles statistiques .

4 Domaines d'appliations

4.1 Panorama

Résumé : Les reherhes que nous menons au sein du projet Langue et Dia-

logue se délinent en quatre points :

� des études pluridisiplinaires sur la langue : omme nous l'avons vu, l'objetif

est de mettre l'aent sur les onditions d'usage de la langue en ombinant

observation et ré�exion linguistique d'une part et modélisation informatique

d'autre part ;

� la réalisation de prototypes : ei nous permet de valider nos modèles dans le

adre de situations onrètes, inspirées notamment d'appliations industrielles

réalistes ; 'est dans e adre que se situent notamment les travaux menés sur

la reherhe d'information en génomique dérits spéi�quement dans la setion

4.5 ;

� la dé�nition d'outils et méthodes pour l'étude de orpus : et aspet est fon-

damental pour fournir à la fois une base solide pour les études linguistiques

que nous menons et failiter le test de méthodes partiulières (par exemple

de l'analyse syntaxique loale ou d'une stratégie de alul référentiel) sur des

données réelles ;

1. Il s'agit d'expérienes de simulation au ours desquelles le système de dialogue est remplaé par un

expérimentateur humain qui intéragit ave l'utilisateur et la tâhe



Avant-projet LeD 9

4.2 Modèles informatiques et linguistiques du dialogue homme-mahine

L'une des aratéristiques des reherhes que nous menons est qu'il est impossible d'isoler

une omposante spéi�que du traitement du langage. A e titre, tout élément d'analyse, qu'il

porte sur le niveau lexial, syntaxique ou sémantique doit s'intégrer dans une vision plus large

permettant in �ne l'interprétation de l'énoné ourant de l'utilisateur et la gestion des réponses

qui lui sont fournies (lanement d'une ation, message de réponse et.). Depuis plusieurs années,

notre projet a plaé le phénomène de la référene au sens large au entre de ette notion

d'interprétation. Cei nous a en partiulier onduit à proposer un modèle original entré sur

la notion de ontraste (toute opération de référene isole une entité qui peut être distinguée

d'autres entités similaires). Cette année, nous avons poursuivi ette approhe en développant

plus partiulièrement les aspets suivants :

� dé�nition d'un modèle de représentation des référents : les Représentations Mentales

(RM) � l'objetif de ette reherhe, menée plus partiulièrement dans le adre du projet

Cervial, est d'intégrer, dans la mesure du possible, l'ensemble des informations attahées

à un objet suseptible d'être ativé lors d'un ate de référene. En partiulier, notre ob-

jetif est d'expliquer omment, dans une même représentation, peuvent se ombiner des

informations d'ordre spatial et/ou pereptif, temporel et lexial notamment. Certains de

es points font l'objet d'études spéi�ques (f. supra) ;

� lien entre geste et pereption dans le dialogue multimodal � suite aux travaux de thèse

de Nadia Bellalem et de Frédéri Wol�, nous avons mené une étude expérimentale sur

la relation entre les trajetoires gestuelles d'un utilisateur et la struture pereptive des

objets présentés à lui. L'analyse du orpus que nous avons reueilli devrait nous permettre

de dé�nir des algorithmes plus �ns d'analyse des trajetoires référentielles ;

� de nouvelles expérimentations ayant pour but de relier es résultats aux travaux de

Laurent Romary sur la référene sont en ours dans le adre des thèses de Suzanne Alt

et Frédéri Landragin

� temps et prédiation dans le dialogue � dans le adre de la ollaboration ave l'université

de Genève (aueil de deux dotorants de l'équipe de Jaques Moeshler), nous avons

repris le travail de modélisation des informations temporelles dans le dialogue, notamment

pour mieux représenter les ations élémentaires relativement à un référent ou un groupe

de référents donné ;

� gestion du dialogue ; les travaux de thèse d'Olivier Grisvard nous ont mené à proposer

une représentation des énonés intégrant fore illoutoire et ontenu propositionnels en

termes d'événements inlus dans le ontexte. L'assemblage de somme de tels événements

mène à une modèlisation du dialogue sur laquelle le travail se poursuit atuellement ;

� analyseurs TAG pour le dialogue � nous avons adapté le modèle syntaxique des TAG

(Tree Adjoining Grammar) pour lui permettre de prendre en ompte des données issues

de systèmes de reonnaissane de la parole, par le biais de stratégies d'analyse loales par

onnexité. Le travail de thèse de Djamé Seddah s'insrit dans e adre et a pour objetif

d'obtenir une véritable forme logique à l'issue de l'analyse.
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4.3 Systèmes de dialogue

Dans le adre du projet Esprit II Multiworks, nous avions eu l'oasion de développer une

première plateforme de dialogue reposant sur les di�érentes propositions théoriques (modèle

temporel à deux relations, première version du modèle référentiel) faites au sein de l'équipe.

Nous avons fait le hoix de faire évoluer ette plateforme (� Multidial �) pour qu'elle puisse

à la fois servir de site d'expérimentation pour nos propositions théoriques et de base pour

les appliations futures, dans le adre notamment de nos ollaborations industrielles. Notre

objetif est de développer plus partiulièrement les aspets suivants :

� dé�nition d'un module lexial plus �exible � a�n de palier les di�ultés liées à la re-

dé�nition d'une omposante lexiale pour haque nouvelle appliation, nous étudions

atuellement l'usage qui peut être fait de ressoures normalisées issues notamment des

projets européens Eagles et Multext. En partiulier, nous étudions omment il est pos-

sible de � surharger � des informations morphosyntaxiques plus ou moins standard par

des indiations sémantio-pragmatiques plus spéi�quement dédiées à la tâhe en ours ;

� remplaement de l'analyseur existant par un analyseur TAG � en parallèle ave les tra-

vaux plus théoriques que nous menons sur e sujet, nous développons un analyseur TAG

reposant sur des algorithmes d'analyse lassiques (Earley et.) ;

� évaluation d'une arhiteture distribuée � nous menons atuellement di�érentes expéri-

mentations pour évaluer l'intérêt d'une norme telle que Corba pour la réalisation d'une

arhiteture de système de dialogue distribuée.

Ces reherhes sont en partiulier développées dans le adre de la ollaboration que nous

entretenons ave Alatel Business Systems à Strasbourg et ave qui nous partiipons au projet

Eureka Master.

4.4 Outils et méthodes pour la gestion et la manipulation de ressoures

linguistiques

Gérer des ressoures linguistiques normalisées représente pour nous à la fois un moyen de

valider, par l'observation, nos modèles théoriques et une soure générique d'information (par

exemple lexiale) pour les systèmes de dialogue que nous développons. Plus globalement, il

s'avère que la ré�exion menée autour de la normalisation des ressoures linguistiques doit être

largement partagée au sein de la ommunauté aadémique. C'est à e titre qu'il nous a été

demandé de oordonner le projet Sil�de (f. 8.3.1) dans le adre duquel nous situons l'essentiel

de nos ations. Le projet Langue et Dialogue oupe ainsi une plae ative au sein de la

ommunauté nationale et internationale dans le domaine de la normalisation des ressoures

linguistiques et de leur utilisation, notamment au sein de la TEI (Text Enoding Initiative

http://www.tei-.org). Parmi les points que nous développons plus partiulièrement, nous

pouvons mentionner :

� le maintien et le développement du prototype Sil�de. En partiulier, nous devons tendre

vers un véritable réseau de serveurs, notamment dans le adre du projet Européen MLIS

Elan qui �nit en déembre 1999, ainsi que de la ollaboration entamée depuis plusieurs

mois ave le Vassar College (Nany Ide) ;



Avant-projet LeD 11

� le développement de nos ompétenes dans les domaines des lexiques et des ditionnaires.

Nous béné�ions en partiulier de l'expériene axquise au sein du projet MLIS/Dhydro ;

� la dé�nition de standards pour l'annotation de orpus de dialogues � 'est ainsi que

nous avons assoié aux travaux sur l'analyse à base de grammaires TAG, un shéma

d'annotation (TAGML) reposant sur XML ;

� renforer nos ativités dans le domaine du traitement multilingue. Une ollaboration est

ainsi en ours ave l'université de Hanoï (thèse de Ti Min Huyen en o-tutelle) sur la

dé�nition d'outils ommuns pour le Français et le Vietnamien.

4.5 Reherhe d'information en artographie génomique

Dans ette appliation, le dialogue homme-mahine est �nalisé dans un domaine lairement

spéi�é. Les développements des études sur les génomes (génomique) au ours des 10 dernières

années ont onduit à l'aumulation de quantités toujours roissantes de données. La plupart

de es données sont aessibles sous forme struturée dans des bases de données spéialisées.

Le biologiste du génome se trouve néanmoins onfronté à des problèmes de reherhe et de

représentation des données sur le génome : aès aux bases de données, extration de données,

analyse de pertinene et de ohèrene entre les données, fusion de résultats de reherhe à

partir de ressoures hétérogènes, visualisation, mise-à-jour et.

Des propositions en termes de dialogue homme-mahine et de reherhe d'information se-

ront ii mises à pro�t dans une approhe pluri-disiplinaire impliquant notamment M.-D. De-

vignes et M. Smail. L'objetif à atteindre du point de vue de la génomique onsiste à permettre

à divers types d'utilisateurs biologistes de reherher pour un gène donné toutes les données de

artographie disponibles le onernant, d'évaluer la pertinene de es données et de les intégrer

sous forme de synthèse.

Du point de vue de l'informatique, les aspets de reherhe d'information sont modélisés,

en privilégiant une interation forte ave l'utilisateur et une assistane à la navigation pour

l'aès à un grand nombre de soures hétérogènes de données. Les données olletées lors de

haque requête sont sauvegardées dans un doument struturé selon le standard XML et pour

lequel une DTD a été onçue.

Un prototype (Xmap) est en ours d'implémentation. Deux modules viennent y ompléter

le module de reherhe d'information proprement dit : un module de visualisation des résultats

de la reherhe et un module d'interfae multimodale (en lien ave les développements de la

plate-forme Multidial).

Cette interfae pourra ensuite donner lieu à plusieurs types d'expérimentation :

� enregistrement et analyse de mémoires des sessions pour l'exportation des résultats, leur

mise à jour et l'optimisation du système;

� enregistrement de orpus de dialogues ave analyse des gestes de désignation pouvant

valider ertains de nos modèles d'étude de la référene.

4.6 Génération de textes et o-référene événementielle

Laurene Danlos travaille prinipalement sur deux axes de reherhe. Le premier porte sur

la génération de textes. Elle a onçu G-TAG, un formalisme pour générer des textes à par-
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tir de leur représentation oneptuelle. Ce formalisme est onçu pour utiliser les informations

syntaxiques et lexiales d'une grammaire lexialisée d'arbres adjoints (notée LTAG ou simple-

ment TAG) pour une langue ible. Cette grammaire TAG est étendue de façon à ouvrir des

textes de plusieurs phrases. Elle est aussi omplétée par une interfae oneptuel-sémantique.

Cette interfae est lexialisée : 'est un ensemble de bases de données, omme 'est le as pour

l'interfae sémantique-syntaxe, i.e. la grammaire TAG. De e fait, G-TAG est un formalisme

lexialisé pour la génération de textes, e qui est une approhe novatrie dans la mesure où

la lexialisation en génération n'avait été envisagée que pour la prodution de phrases. Ce

formalisme est dérit dans

[Dan98℄

, ses appliations dans

[MD98℄

.

Son deuxième axe de reherhe onerne la oréférene événementielle. Contrairement aux

relations de oréférene entre objets, les relations de oréférene entre événements n'ont guère

été étudiées, exepté pour une forme (pro)nominale référant à un événement. Laurene Danlos

a étudié dans [14℄ la oréférene événementielle entre deux phrases (e.g. Lu a traité un arbre.

Il a élagué un hêne. ou Lu a gi�é Marie. Il l'a frappée hier.). Ce phénomène, ruial tant

pour la ompréhension que pour la génération de textes, met en jeu des faits linguistiques

inhabituels qui mettent en question des mythes bien établis, e.g. des groupes nominaux indé�nis

en relation de oréférene, des relations anaphoriques entre prédiats et propositions. Elle a

étendu ette étude sur la oréférene événementielle aux relations de oréférene événementielle

observées dans les disours ausaux. En adoptant la struture événementielle de

[Pus95℄

pour

les verbes ausatifs, elle a mis en évidene que la notion de ausalité direte observée dans des

disours omme Lu a heurté la arafe ontre l'évier. Il l'a assée. (ave une relation rhétorique

résultative) ou Lu a assé la arafe. Il l'a heurtée ontre l'évier. (ave une relation rhétorique

expliative) mettait en jeu une relation de oréférene événementielle entre l'événement dérit

dans la ause et le sous-événement ausal du verbe ausatif. En dé�nissant deux types de

oréférene événementielle, elle a émis deux hypothèses qui expliquent l'une le omportement

étrange des disours ave une relation rhétorique résultative, l'autre le omportement normal

des disours ave une relation rhétorique expliative. Cette étude sur les disours ausaux est

dérite dans

[Dan99℄

. Elle a servi de base pour l'artile [6℄ où sont étudiés les disours exprimant

une ausalité direte lorsque le verbe ausatif est à la forme ré�éhie (e.g. Lu s'est tué). Il est

montré que, dans la phrase exprimant la ause, le r�le thématique de la personne ayant subi

le hangement d'état est déterminant pour l'aeptabilité de es disours.

[Dan98℄ L. Danlos, � G-TAG : un formalisme lexialisé pour la génération de textes inspiré de TAG �,

Traitement Automatique des Langues - T.A.L. 39, 2, 1998.

[MD98℄ F. Meunier, L. Danlos, � FLAUBERT: an User friendly system for Multilingual Text Genera-

tion �, in : Ates 9th International Workshop on Natural Language Generation (INLG'98), p. 284�287,

Niagara-on-the-Lake, 1998.

[Pus95℄ J. Pustejovsky, The generative Lexion, The MIT Press, 1995.

[Dan99℄ L. Danlos, Studies about the Generative Lexion, Cambridge University Press, 1999, h. Event

Coreferene in Causal Disourses, à paraître.
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5 Logiiels

5.1 Sil�de - MLIS/Elan

Le projet Sil�de a onduit à la dé�nition d'une première plateforme de distribution de

ressoures linguistiques normalisées (format SGML/TEI) aessible au travers du web. Les

fontionnalités atuellement disponibles en ligne sont les suivantes :

� reherhe de référenes via une indexation par titre, auteur, langue, et. obtenue via la

desription faite de haune des ressoures dans l'entête TEI orrespondante ;

� la séletion spéi�que de ressoures à la suite de haque reherhe par le biais d'un � pa-

nier � mémorisant l'ensemble des identi�ateurs assoiés aux ressoures séletionnées ;

� le travail en ligne sur les données séletionnées, en partiulier, la possibilité d'e�etuer

des onordanes en ligne autour d'un mot ou d'une expression.

A partir de l'arhiteture qui a été ainsi dé�nie, l'objetif est d'étendre le serveur Sil�de dans

di�érentes diretions :

� gestion des utilisateurs et/ou fournisseurs de ressoures ;

� ajout progressif d'outils permettant un travail en ligne plus élaboré (outils statistiques,

aès à la struture SGML des douments et.).

La maquette atuelle est aessible via l'adresse http suivante :

http://www.loria.fr/Projet/Sil�de/

5.2 Multidial

Comme nous l'avons signalé, nous souhaitons entrer l'essentiel de nos développements en

matière de dialogue sur la base o�erte par la plateforme Multidial. Celle-i intègre à l'heure

atuelle

a) un analyseur syntaxique à base de grammaires d'uni�ation qui doit être remplaé à

terme par un analyseur TAG,

b) un ensemble de fontions de gestion de zones temporelles permettant en partiulier d'avoir

une bonne représentation des référents, ainsi que des ations portant sur es référents

) un module d'interprétation de la référene

d) un module d'interprétation des ations et

e) un module de ommuniation qui permet de piloter une appliation externe.

L'ensemble de es omposants a servi de base ette année pour l'implantation du sénario

� pilotage d'une améra de surveillane � dé�ni ave Alatel.

Par ailleurs, nous disposons maintenant d'une librairie omplète de alul de regroupe-

ment pereptif 2D, ainsi que d'analyse de trajetoire gestuelle, qui a été notamment utilisée

pour l'implémentation du prototype Xmap pour la reherhe d'informations en artographie

génomique.

5.3 Analyseur TAG

L'analyseur TAG dérit dans 6.3 ommene à être di�usé. Il a en partiulier été installé à

Talana (Paris 7) et hez Alatel dans le adre de la ollaboration dérite dans 7.1. Dans sa ver-
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sion atuelle, la plateforme EGAL utilise un format de lexique (et don d'arbres élémentaires)

qui lui est propre ; au fur et à mesure de l'avanée des ations de normalisation dérites dans

8.4 la plateforme évoluera pour s'adapter au format TAGML en e qui onerne les lexiques

et les arbres de dérivation.

6 Résultats nouveaux

6.1 Ates de langage et modèlisation du dialogue

Comme le remarque Niholas Asher

[AL98℄

, peu de tentatives ont été faites pour onilier sé-

mantiques formelles d'une part et théorie des ates de langage d'autre part. Le travail d'Olivier

Grisvard (qui devrait soutenir sa thèse en janvier 2000), vise préisement et objetif.

Sa proposition onsiste à représenter les ates de langages omme des événements (dans

le ontexte du dialogue) dont les arguments sont le louteur, le ou les interlouteurs et le

ontenu propositionnel de l'énoné. De ette façon, un dialogue se représente de façon prohe

du disours qui rapporte e dialogue, à la di�érene que dans le premier as, l'événement

orrespondant à l'ate illoutoire fait partie du ontexte alors que dans le seond as, il fait

partie du ontenu propositionnel. De e fait, le disours rapporté analysé selon les méthodes

proposées par les sémantiques formelles devient un moyen d'étudier le dialogue.

On peut illustrer ette proposition sur l'exemple simple suivant :

Pierre à Paul : �ouvre la porte�

modèlisé omme 9! x porte(x) ^ e

1

= dire_de(Pierre;Paul;Ouvrir(x))

ave e

1

une onstante du ontexte, et le disours rapporté :

�Pierre dit à paul d'ouvrir la porte� qui donne lieu (pour son ontenu propositionnel) à :

9e

1

9!x porte(x) ^ e

1

= dire_de(Pierre;Paul;Ouvrir(x))

Outre la thèse d'Olivier, e travail à donné lieu à publiations, en partiulier [22, 24, 23℄.

6.2 Co-réferene événementielle

Les travaux pré-ités sur la oréférene événementielle portent sur la desription et l'analyse

linguistique des disours onernés. L'étape suivante a onsisté à formaliser es données a�n

de les rendre opérationnelles dans un système de ompréhension. Le adre retenu est elui de

la SDRT (Segmented Disourse Representation Theory, (Asher 1993)). La formalisation des

données sur la oréférene événementielle a amené à poser de nouvelles relations de disours

et à établir de nouveaux méanismes dans la SDRT (Danlos & Gai�e 2000)

6.3 Analyse d'énonés oraux pour le Dialogue homme-mahine à l'aide de

Grammaires Lexialisées d'Arbres

Dans l'équipe Langue et Dialogue, nous avons pris le parti de fonder l'analyse syntaxique

des énonés oraux sur des modèles linguistiques utilisés pour l'érit. Nous nous sommes fon-

dés sur le formalisme des grammaires lexialisées d'arbres adjoints (LTAG), hoix que nous

[AL98℄ N. Asher, A. Lasarides, � Questions in Dialogue �, Linguistis and Philosophy 21, 1998, p. 237�

309.
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justi�ons, à la vue des di�érents formalismes existants, par des propriétés intéressantes au-

tant linguistiques qu'informatiques. De nombreuses études sur l'expressivité linguistique de

e modèle ont été menées, les LTAG présentent en partiulier des propriétés de lexialisation

failitant la oneption de grammaires pour lesquelles il est possible d'érire des algorithmes

d'analyse polynomiaux. Au ours de ette année, un analyseur à base de LTAG été mis au

point. Il repose sur un algorithme original d'analyse par onnexité délivrant des analyses pour

les di�érents segments grammatiaux présents dans l'énoné, le rendant de e fait adapté à

l'analyse loale et robuste d'énonés oraux.

Cet algorithme s'appuie sur des tehniques tabulaires et de ompation de la grammaire

e qui assoie e�aité et robustesse.

De plus, une extension du formalisme LTAG permettant de prendre en ompte un ertain

nombre de phénomènes linguistiques spéi�ques à l'oral (ellipses) a été implantée. L'analy-

seur développé est intégré dans une plate-forme nommée EGAL (Extration de Grammaires

d'Arbres Lexialisées) permettant de spéialiser de façon semi-automatique une grammaire

générale de la langue à un sous-langage d'appliation spéi�que à l'aide de orpus et de tester

grammaires et analyses obtenues.

6.4 Modèle éologique de l'interprétation des gestes

Suite aux travaux de thèse de Frédéri Wol�, ainsi qu'à la ollaboration entamée depuis

plusieurs année ave Antonella de Angeli, doteur en psyhologie de l'Université de Trieste,

nous avons proposé un modèle uni�é de la pereption et du geste pour le dialogue homme-

mahine. Ce modèle s'appuie prinipalement, d'un point de vue psyhologique, sur la théorie

éologique de Gibson qui permet d'assoier à des objets ou groupes d'objets des propriétés

d'aessibilités ('a�ordane' ) pour la préhension ou l'ation. Etendue aux gestes de désigna-

tion, elle nous a permis de modi�er les algorithmes lassiques de regroupement pereptif (e.g.

Thorisson) pour mettre en évidene, et e de façon hiérarhique en fontion de l'expression

linguistique assoiée au geste, des zones d'életion et de séparation. Toute désignation gestuelle

peut être alors interprétée par appariement ave es zones, pour soit désigner diretement les

objets ou groupes onsidérés, soit marquer une séparation entre objets.

6.5 Struture et sémantique des ditionnaires

La venue de Nany Ide omme herheur invité au sein de l'équipe en septembre 1999 a

été l'oasion de dé�nir en ommun un modèle formel d'organisation des informations expri-

mées dans un ditionnaire ou une base terminologique multilingue. Ce modèle repose sur la

séparation entre, d'une part, un partitionnement hiérarhique de l'espae lexial suivant les

ritères propres au ditionnaire onsidéré (organisation des di�érentes signi�ations d'un mot)

et d'autre part, la aratérisation des di�érents n÷uds assoiés à ette hiérarhie par des pré-

diats orrespondants aux informations e�etivement portées par le niveau onsidéré. Parmi

es informations, on arrive à distinguer deux lasses (ummulation ou remplaement) suivant

le type d'héritage à onsidérer le long de la hiérarhie. Ces lasses sont assoiées à des om-

portements logiques di�érents impliquant ou non un aratère monotone. L'objetif de ette

reherhe est d'être apable de spéi�er automatiquement le type de struture (au sens XML
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du terme) qu'il est néessaire de mettre en oeuvre pour un ditionnaire multilingue donné.

6.6 Approhe thématio-visuelle pour la reherhe d'images

Le travail de thèse

2

de Gérald Du�ng (soutenu le 9 déembre 1999) a onduit à la proposi-

tion d'une nouvelle approhe thématio-visuelle reposant sur une double desription des images

selon un axe thématique et un axe visuel. Nous défendons l'idée que es deux approhes sont

omplémentaires et que, dans le as de orpus partiellement indexés de manière thématique,

l'analyse d'image peut apporter une ontribution originale à la problématique de la reherhe

d'images.

La olletion d'images est organisée sous forme de deux strutures hiérarhiques (les dendro-

grammes) faisant apparaître les similitudes existant entre les images aux niveaux thématique

et visuel. Sahant que les ontenus thématique et visuel ne sont pas indépendants, nous pro-

posons, outre l'exploitation individuelle des dendrogrammes, une approhe ombinée visant à

faire apparaître les similarités thématio-visuelles entre les images, en faisant oopérer les deux

dendrogrammes par le méanisme de tunnel.

Par ailleurs, l'intégration thématio-visuelle, aux niveaux de l'indexation des images, de

l'expression du besoin de l'utilisateur et de l'évaluation de la pertinene d'une image par

rapport à une requête préise est assurée par le onept de réalisation, qui établit la liaison

entre une thématique et ses di�érentes représentations visuelles possibles.

Au oeur d'un méanisme de boulage de pertinene thématio-visuel, nous introduisons le

onept d'image virtuelle. Médiateur entre e que l'utilisateur reherhe et e que le système

peut apporter, il synthétise les traits saillants du besoin de l'utilisateur et guide la reherhe.

L'image virtuelle est enrihie au fur et à mesure des interations ave l'utilisateur, grâe à des

modalités supplémentaires de jugement des images (feedbak de l'utilisateur).

Un prototype onrétise la majeure partie de es propositions et a permis leur évaluation

sur deux orpus de plus de deux mille images. Des résultats très enourageants ont été obtenus

malgré un très faible taux d'indexation thématique (de 5 à 20 %)

7 Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)

7.1 Alatel

Dans le adre des relations stratégiques qu'entretient l'INRIA ave Alatel, nous avons

été amenés à entamer une première ollaboration (en 95-96) ave Alatel Business System à

Illkirh sur la dé�nition d'un système de dialogue multimodal de ommande des fontionnalités

d'un terminal téléphonique expérimental à éran plat tatile. La maquette orrespondante a été

pleinement intégrée sur le site d'Illkirh et un �lm est en ours de tournage sous l'égide du SICS

(servie d'information et de ommuniation sienti�que, Roquenourt). Cette ollaboration

s'est poursuivie en 1999 sous deux angles, un post-do industriel sur les aspets d'interprétation

du geste (Frédéri Wol�) et un travail ommun sur la dé�nition d'une interfae intelligente

destinée à ommander un annuaire életronique omplexe.

2. Cette thèse a été ommenée au sein de l'anienne équipe EXPRIM du CRIN/Loria



Avant-projet LeD 17

7.2 Approfondissement ave Thomson-LCR de l'approhe référentielle

Au ours de ette année, une nouvelle ollaboration s'est mise en plae ave le Labora-

toire entral de reherhe de Thomson, équipe de Béatrie Baonet et Célestin Sedogbo, sur

l'intégration des apports de notre approhe référentielle de l'interprétation de la langue en

ontexte dans des modèles plus lassiques du traitement automatique du langage naturel. Cei

s'est onrètement traduit dès ette année par la mise en plae de deux stages de DEA qui

devraient se poursuivre ensuite sous forme de thèses dans le adre de onventions Cifre entre

le LCR de Thomson et notre projet. Les deux sujets, fondement de ette ollaboration, sont :

� l'utilisation des TAGs dans une approhe référentielle de ompréhension d'énonés dans

des dialogues homme-mahine ;

� l'étude de la DRT (Disourse representation theory) et de propositions d'extensions né-

essaires pour une approhe référentielle de ompréhension dans des dialogues homme-

mahine

8 Ations régionales, nationales et internationales

8.1 Ations régionales

8.1.1 Diateli

Le projet Diateli est une ation transversale du Loria faisant intervenir les équipes Maia,

Trio et Langue et Dialogue. Lanée initialement (1996) sous l'égide du programme "habitat

intelligent" du départment SPI du CNRS, e projet assoie des médeins de l'Altir (Assoiation

Lorraine de Traitement de l'Insu�sane Rénale) ainsi qu'un médein onseil. Il vise à mettre

en oeuvre une plate-forme de télésurveillane de malades dialysés à domiile permettant de

ontr�ler quotidiennement leur état général et de délenher si besoin est des alertes préven-

tives de possibles pathologies. En 1999, béné�iant du soutien du p�le européen de santé, une

expérimentation médiale a été lanée pour omparer une population de patients équipés du

système que nous avons implanté et une population de référene.

8.2 Ations nationales

8.2.1 Collaboration Loria-INaLF

En marge du projet Sil�de, nous avons entamé depuis le début de l'année, une ollaboration

plus étroite ave l'équipe "nouveaux orpus" de l'INaLF. L'objetif de ette ollaboration est

d'aompagner le nettoyage et la normalisation d'un ensemble de textes (théatre lassique,

poésie) en onformité ave les hoix (XML et TEI) dé�nis au sein de Sil�de. Nous avons ainsi

abouti à une proposition d'en-tête simpli�ée permettant de doumenter de manière uniforme

l'ensemble des textes hoisis. A partir de ette expériene, l'objetif est maintenant d'a�ner

progressivement les spéi�ations de la haine d'aquisition de textes nouveaux à l'INaLF pour

produire le plus en amont possible des douments normalisés.



18 Rapport d'ativité INRIA 1999

8.2.2 MLIS/Elan

Les di�érents projets que nous avons menés dans le domaine des ressoures linguistiques

nous ont par ailleurs amenés au �l des années à développer un ensemble d'outils de ma-

nipulation de douments XML. Nous pouvons signaler en partiuler le parseur XML dé-

veloppé en Java et intégrant les deux interfaes SAX et DOM. Ce parseur (SXP, Sil�de

XML Parser) est mis librement à la disposition de la ommunauté depuis plusieurs mois

(http://www.loria.fr/projets/XSilfide/FR/sxp/download.html), e qui nous a permis

d'en améliorer à la fois les performanes et la robustesse.

8.2.3 MLIS/Dhydro

Le projet Dhydro (http://www.loria.fr/projets/MLIS/DHYDRO) est �nané par l'union

européenne dans le adre du programme MLIS (Multilingual Information Soiety). Le onsor-

tium regroupe inq partenaires (Loria, SHOM (Paris), BHI (Monao), Termisti (Bruxelles)

et IDS (Mannheim)), dont la oordination est assuré par notre équipe. L'objetif est de dé�-

nir un environnement d'édition et de gestion de lexiques spéialisés multilingues reposant sur

l'usage des standards existant, notamment Martif (ISO 12200, reposant sur SGML/XML) sur

les aspets terminologiques. Ce travail porte plus préisément sur les données du Ditionnaire

Hydrographique International fourni par le BHI. A partir de es données, nous avons pu dé�nir

un modèle oneptuel d'organisation de termes multilingue qui sert de référene à l'ensemble

de nos développements. Commené en déembre 1998, nous avons ainsi spéi�é et implémenté

un environnement d'édition qui est maintenant en phase de test à l'intérieur du projet.

8.3 Réseaux et groupes de travail internationaux

8.3.1 Projet Sil�de

Sil�de (Serveur Interatif pour la Langue Française, son Identité, sa Di�usion, son étude) est

un projet soutenu onjointement par l'AUPELF-UREF et par les départements SHS (Sienes

Humaines et de la Soiété) et SPI (Sienes pour l'Ingénieur) du CNRS. L'objetif est de dé�nir

une plateforme d'aés à des ressoures linguistiques (textes, ditionnaires et.) utilisable par

l'ensemble de la ommunauté aadémique franophone (et au-delà . . . ) au travers du web.

Plus partiulièrement, le projet Sil�de doit s'appuyer sur la normalisation des ressoures qu'il

distribue, dans le adre notamment des diretives de la Text Enoding Initiative (TEI).

8.3.2 Projet Telri

Le projet Telri (Trans European Linguisti Resoure Infrastruture) est une ation oner-

tée du programme Copernius de l'Union européenne. Il vise à mettre en réseau di�érents

laboratoires européens (de l'Atlantique à l'Oural...) intéressés par les tehniques et les modèles

d'étude de orpus linguistiques. Di�érents séminaires ont ainsi eu lieu en 1997 portant en par-

tiulier sur les problèmes de tradution et d'alignement multilingues (le projet a aueilli un

tel séminaire en août 1997). Entre autres hoses, e projet a été l'oasion de onstruire un

très joli orpus à partir d'une vingtaine de tradutions de la République de Platon, entièrement

normalisées suivant les diretives de la Text Enoding Initiative.
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8.4 Ations de normalisation

MSC/Martif De septembre à novembre 1999, et sur la base de l'expériene aquise au sein

du projet Dhydro, nous avons partiipé en tant qu'experts à la dé�nition d'une proposition

de norme ISO (item ISO/TC 37/SC 3 N 363) sur le transfert en aveugle de données termi-

nologiques multilingues : "Computer Appliations in Terminology � Representation format for

terminologial data olletions � MARTIF-ompatible with spei�ed onstraints". Ce travail

repose en partie sur la norme Martif (ISO 12200).

TagML, shéma de odage XML pour grammaires TAG Lexialisées Dans le adre

d'un groupe de travail omprenant prinipalement TALaNa (Université de Paris 7), l'ENST

(Paris, Frane), l'INRIA (Roquenourt, Frane), le LORIA (Nany, Frane) et le DFKI (Saar-

bruken, Allemage), nous avons mené une ré�exion sur la normalisation des ressoures prenant

part dans la oneption de grammaires TAG. Cette ré�exion a débouhé sur la spéi�ation

d'une DTD (Doument Type De�nition) pour le odage de sheme, shéma d'arbres élémen-

taires lexialement sous-spéi�és. Les objetifs de la reommandation TagML (TAG Markup

Language) sont prinipalement :

� de se foaliser sur un odage normalisé des ressoures onstruit sur la reommandation

XML et reprenant en partie des diretives de la TEI ;

� de permettre l'aspet inrémental des grammaires ;

� de simpli�er la gestion d'une grammaire en exploitant le prinipe de ressoures virtuelles

[f. Thèse de Patrie Bonhomme en ours℄ ;

� de oder des fragments de données redondantes dans le but de partager entre les arbres

des strutures de traits ommunes, des équations de traits et des sous-arbres et ainsi

d'optimiser les traitements et analyses.

A terme, une des perspetives pour TagML est (1) de fournir une plate-forme pour la oneption

de grammaires TagML omprenant les arbres élémentaires et les lexiques et (2) sur la base du

parser TAG de Patrie Lopez, de développer un interpréteur TagML.

8.5 Relations bilatérales internationales

ESRC - CNRS Depuis janvier 1997, l'équipe fait partie d'un projet de ollaboration bila-

téral ESRC - CNRS, dont le partenaire britanique est l'HCRC (Human Computer Researh

Center) à Edimbourg. Le travail en ommun porte d'une part sur les modèles permettant de

représenter les interations dans le adre de dialogues multimodaux et d'autre part sur les

méthodes de gestion de orpus de dialogues multimodaux. Deux workshops ont été organisés

jusqu'à présent, l'un à Edimbourg en janvier et l'autre à Verdun en otobre.

NSF - CNRS Depuis début 99 et pour trois ans un projet NSF-CNRS vient supporter les

éhanges régulier que nous entretenons ave le Vassar College (Nany Ide). Les thèmes de la

ollaboration porttent plus partiulièrement sur:

� les strutures disursives et la référene

� l'annotation de ressoures linguistiques

� la modélisation des ditionnaires élétroniques
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Frane - Vietnam La thèse de Ti Min Huyen, soutenue par l'A.U.P. (Agene Universitaire

de la Franophonie), est l'oasion pour nous d'entamer une ollaboration ave l'université des

sienes naturelels de Hanoï sur la dé�nition d'outils d'ingéniérie linguistique ommuns pour

le Français et le Vietnamien.

8.6 Aueils de herheurs étrangers

� Nany Ide (Vassar College), trois séjours de 3 semaines dans le adre de la ollaboration

NSF-CNRS.

9 Di�usion de résultats

9.1 Animation de la ommunauté sienti�que

Le projet Langue et Dialogue est fortement impliqué dans l'animation de la ommunauté

sienti�que dans les domaines qui sont les siens. Cela se traduit en partiulier par :

� membre nommé au Conseil Sienti�que de l'ation onertée initative sur le travail

ommune au Ministère de d'Eduation Nationale de la Reherhe et de la Tehnologie et

au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité

� o-animateur du groupe de travail thématique "Intelligene Logiielle" dans le adre de

la préparation du PER 2000�2007

� Expert extérieur du programme "nouveaux supports" de l'AUPELF*UREF

� membre du jury de onours IR0 du MENRT (Mars 1999)

� Membre du jury de la atégorie "Télévision" du 4ème festival du Film de herheur

organisé par le CNRS, 23-26 mars 1999

� Membre nommé au omité de pilotage du projet d'Institut de Linguistique et Sémiotique,

MENRT

� expertise de projet pour le CETIR (Centre Européen des tehnologies de l'Information

en milieu Rural, juin 1999

� Expertise dans le adre du Programme de Reherhe Avanée (PRA) frano-hinois om-

mun à l'INRIA et au CNRS-SPI

� Laurene Danlos est diretrie de TALANA, équipe d'aueil à Paris 7 spéialisée dans

le traitement automatique des langues. Cette équipe, en fussionnant ave LTM (Langue,

Texte et Modèles) deviendra une UMR (appelée LATTICE : Langues, Textes, Traite-

ments Informatiques et Cognition) à partir de Janvier 2000.

� présidente de l'ATALA, assoiation savante en traitement automatique des langues

� Responsable du DEA de Linguistique Informatique de Paris 7

� la oordination et responsabilité tehnique du projet SILFIDE (Serveur Interatif sur la

Langue Française, son Identité, sa Di�usion et son étude) (Jean-Marie Pierrel et Laurent

Romary). Ce projet, ommun au CNRS (départements SHS et SPI) et à l'AUPELF-UREF,

regroupe inq équipes (INaLF, LPL d'Aix en Provene, Clips-Grenoble, Limsi-Orsay et

notre équipe) et sert de support au programme � ingénierie des Langues � ommun aux

départements SHS et SPI du CNRS.
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� la oordination tehnique du projet Elan soumis dans le adre de l'appel d'o�re européen

MLIS (Laurent Romary) dont le but est de mettre en réseau des serveurs européens de

ressoures linguistiques ;

� la oordination du projet MLIS/Dhydro.

� la partiipation au omité national de la reherhe sienti�que, setion 34 � Repré-

sentations, Langages, Communiation �, en qualité de membre nommé et au onseil

du département SPI du CNRS et à de nombreux omités sienti�ques de laboratoires

(Jean-Marie Pierrel) ;

� la responsabilité du séminaire SCICOGN du réseau Sienes ognitives de l'est de la

Frane (Nany, Strasbourg, Metz, Dijon, Reims) (Daniel Coulon).

9.2 Enseignement universitaire

La forte omposante universitaire de l'équipe nous onduit à être très impliqués dans les

strutures d'enseignement universitaire. On peut noter en partiulier :

� la responsabilité du Deug Mathématiques, Informatique, Statistique Appliquées aux

Sienes Humaines et Soiales à l'université Nany 2 (Azim Roussalany) ;

� la diretion des études adjointe à l'éole Nationale de Géologie (Christine Fay-Varnier) ;

� la responsabilité d'un ours sur les Interfaes Homme-Mahine en troisième année de

l'Eole Supérieure d'Informatique et Appliations de Lorraine (Jean-Marie Pierrel) ;

� la responsabilité du ours d'Informatique-Linguistique au DEA d'Informatique de Nany

(Jean-Marie Pierrel et Laurent Romary).

9.3 Autres enseignements

Parmi les autres enseignements assurés par des membres du projet Langue et Dialogue, il

onvient de noter :

� Référene et représentations mentales, Tutorial sur la référene à TALN'99. Cargèse 12�

16 juillet 1999.

� Designing an editorial platform for a multilingual terminology, ours donné dans le adre

de l'éole d'été Eurolan, Université de Iasi, 19-30 juillet 1999.

� Séminaire sur la génération de textes dans le DEA de Linguistique Theorique, Formelle

et Automatique de Paris 7.

� Atelier de odage de ressoures textuelles (TEI Campus), Formation CNRS, Nany, 10-13

mars 1998.

9.4 Partiipation à des olloques, séminaires, invitations

Parmi les autres ativités de di�usion des résultats de reherhe à mettre à l'atif des

membres du projet, on peut noter :

� "Langue et Dialogue : une approhe référentielle du traitement de la langue", séminaire

organisé par Claude Hagège, Collège de Frane et Eole Pratique des Hautes Etudes,

21/01/99
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� "Le bogue de l'an 2000", onférene-débat "sienes et itoyeneté , CNRS et MJC Pihon,

Nany, 23/10/99

� Les genres littéraires et leur normalisation à l'heure du numérique. Séminaire ommun

ave Jean-Lu Benoit (INaLF) au GIRSIC (Groupe Inter-universitaire de Reherhe en

Sienes de l'Information et de la Communiation), 26 novembre 1999.

� Présentation du projet Sil�de. Exposé dans le adre de la journée de l'Atala (Assoiation

pour le Traitement Automatique des Langues) : Outils pour la traitement automatique

des langues, 29 novembre 1999.

� Douments struturés et XML. Séminaire de l'ALTA (Assoiation Luxembourgeoise des

Télés-Ativités), Luxembourg, 8 déembre 1999.

� Codage, annotation et manipulation de ressoures linguistiques ; expérienes autour du

projet Sil�de, Laboratoire Talana (Université Paris 7), 6 déembre 1999.

� Représentation et manipulation de terminologies multilingues, Séminaire dans le adre

des lundis des renontres-médias (Bibliothèque Publique d'information, Université de

Paris 8, Prix Möbius, CNAM), 13 déembre 1999.

� Aès intelligent à des données linguistiques, apport des nouveaux standards. Conférene

introdutive à la table ronde sur les NTIC et la professionnalisation dans le adre du

séminaire Europe des Assises Franophones de l'enseignement supérieur tehnologique et

professionnel, Evry, 25-27 mars 1999.

� Aspet and Nominalization dans le adre du Workshop "Time and Spae", animé par

Diane Blakemore dans le adre de la onférene internationale �Beyond Boundaries�,

Manhester, 19-21 Février 1999.

� G-TAG : un formalisme lexialisé pour la génération de textes inspiré de TAG au LORIA,

au LIMSI, à l'Université de Montréal, Canada, à Cogintex, Ithaa, USA.

� Coréférene événementielle dans les disours ausaux à l'Université de Montréal

� Sur la oréférene événementielle à l'Université Paris 7 (Communiation dans le adre de

"Colloque de Syntaxe et Sémantique de Paris, CSSP'99) et à l'Université Saint Joseph

de Beyrouth, Liban (Communiation dans le adre de "VII Journées Internationales du

réseau LTT")

� RECOMB'99, 3rd Annual International Conferene on Computational Moleular Biology,

Lyon, 11-14 avril 1999.,

� Séminaire au DFKI (Saarbrüken) - May 19th 1999

� Séminaire à University of Sussex, NLP group (Brighton) - May 13rd 1999

� Séminaire à l'INRIA (Roquenourt), ATOLL researh team - Deember 15th 1998

� Séminaire à TALaNa (Paris) - Deember 14th 1998 : XML enoding and ressoures for

LTAG

� Séminaire à the "Robust Understanding" PCR I3 5.2 Meeting (Paris) - Deember 11th

1998

� séminaires au LCR de Thomson : Référene et Représentations Mentales et Représenta-

tion et Gestion du Dialogue, 5 novembre 1999.

� revue � Langues �, o-éditée par l'AUPELF�UREF et John Libbey Eurotext, nouvelle

revue mise en plae ette année sous la responsabilité d'Anne Reboul et Laurent Romary ;
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J.-M. Pierrel est membre du omité de rédation ;

� membre du omité de rédation de la revue Computer and Humanities (Laurent Romary)

� partiipation à des omités de programme de ongrès et olloques

� TALN 99 Institut d'Etudes Sienti�ques de Cargese (Corse) du 12 au 17 juillet 1999

, président d'une session de ommuniations

� TALN 99, Workhops "Comprehension robuste de la langue : methodes hybrides entre

TALN et TALP" et "La langue naturelle dans l'interation personne-mahine"

� omité de leture du numero thématique de la revue TSI (Tehnique et Siene

Informatique) onsaré au Traitement Automatique du Langage Naturel, parution

juin 2000

� Comité sienti�que du GREYC-Caen, de l'INaLF, du LLI-Villetaneuse, du LA-

CITO, du LPL d'Aix en Provene
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