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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 plateforme

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

� 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

1

.

Il ne s'agit, ependant, pas de se limiter à l'emploi de quelques bribes de langage naturel

pour apporter une onsonnane naturelle. Les reherhes que nous menons, visent à long terme,

1

Dans la suite, nous parlerons d'appliation pour désigner e domaine lairement spéi�é
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à mettre en ÷uvre une véritable ommuniation en langue naturelle entre un usager et une

mahine.

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.

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

ependant 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 résultats que l'on souhaite obtenir (la

perfetion 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'appli-

ation 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
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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 ré-

férene ; il est en partiulier hors de question pour nous de onsidérer une syntaxe normative

(i.e. qui ontraindrait 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

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
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langue et référene qui nous onduit tout à la fois à une vision très loale de l'ana-

lyse 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 dési-

gnation. 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

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

2

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

Les reherhes que nous menons au sein du projet Langue et Dialogue se délinent en trois

points :

2

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

rimentateur humain qui interagit ave l'utilisateur et la tâhe.
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� 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 4.6 ;

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

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 ;

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 onduits 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). Nos e�orts se onentrent plus partiulièrement sur 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

objetif 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 ;

� 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 Susanne

Salmon-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 - Département

de linguistique - Université de Genève), 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 ;
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� gestion du dialogue � les travaux de thèse d'Olivier Grisvard nous ont menés à proposer

une représentation des énonés intégrant fore illoutoire et ontenu propositionnel en

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

mène à une modélisation 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.

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 (

[Ear℄

) ;

� 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.

linguistiques

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

[Ear℄ C. Earley, Jay, � An E�ient Context-free Parsing Algorithm �, Communiation of ACM.
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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 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 développement de nos ompétenes dans les domaines des lexiques et des ditionnaires.

Nous béné�ions en partiulier de l'expériene aquise 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 ;

� le renforement de nos ativités dans le domaine du traitement multilingue. Une ollabo-

ration 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 Génération de textes et o-référene événementielle

Grâe à l'aueil en délégation INRIA de Laurene Danlos, nous avons initié, au sein de

l'équipe, des reherhes sur la génération de textes qui s'appuient sur G-TAG, un formalisme

pour générer des textes à partir 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 simplement 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℄

.

Le travail de thèse d'Hélène Manuélian se fonde sur e formalisme et porte plus partiuliè-

rement sur la génération d'expressions référentielles (f. 6.5).

4.6 Reherhe dans les soures d'informations génomiques

La reherhe d'informations sur les génomes néessite enore souvent d'e�etuer des re-

quêtes multiples à des bases de données hétérogènes aessibles via Internet. Les di�érenes

renontrées dans les formats des données, les problèmes de nomenlature (alias, synonymes)

et le manque de doumentation onernant la validité des données onstituent des obstales

ertains pour l'uni�ation des données reueillies et la prodution d'une information utilisable.

[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.
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Une solution à e problème onsiste à améliorer la qualité des bases de données biologiques

en termes d'intégration des données et d'uni�ation de leur représentation, de mise à jour, de

doumentation, et aussi à nettoyer les données à travers des proédures de onfrontation et de

validation. Diverses initiatives ont eu pour but de proposer à l'utilisateur de nouvelles bases de

données plus � propres�. Or malgré la qualité ertaine de es ressoures supplémentaires, elles-

i ne répondent pas toujours aux besoins du sienti�que qui souhaite ompiler toutes les données

disponibles sur un ou plusieurs objets donnés (gène, marqueur, séquene, et.). L'objet d'intérêt

peut tout simplement être absent des ressoures proposées ; de plus, des informations omplé-

mentaires peuvent être présentes dans des soures non prises en ompte par es ressoures mais

utiles à onsulter pour tel ou tel type d'objet. L'utilisateur peut alors béné�ier de systèmes

d'interrogation intégrés tels que Entrez au NCBI (http://www.nbi.nlm.nih.gov/Entrez)

ou SRS à l'EBI (http://www.ebi.a.uk/srs). La limite majeure de es systèmes onerne la

gestion des réponses aux requêtes, surtout lorsqu'elles sont multiples et onernent des bases

de données hétérogènes. De plus, les systèmes restent neutres par rapport à la qualité des bases

de données interrogées et à la �abilité des réponses obtenues.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à e problème en nous plaçant du

point de vue de l'utilisateur et nous avons proposé un modèle de reherhe d'information

dans des bases de données hétérogènes aessibles sur le Web qui implique une assistane à la

navigation et la struturation des données réoltées dans le but de failiter leur exploitation

ultérieure. Une DTD (Dé�nition de Type de Doument) spéi�que a été onçue pour struturer

et stoker les données olletées pendant une session de reherhe dans un doument onforme

au standard XML. Le prototype Xmap a ainsi été développé [11℄ (f. �5.8).

Cette première étude nous aura permis de nous familiariser ave les aratéristiques des

bases de données biologiques utilisées en Génomique. Les limites que nous nous étions �xées

(approhe orientée utilisateur, DTD spéi�que du problème de artographie posé, interation

obligatoire ave l'utilisateur à de nombreuses étapes) doivent maintenant être dépassées et

nous souhaitons aller plus loin dans l'interopérabilité des bases de données et élargir la palette

de problèmes biologiques traités. C'est ainsi que nous travaillons en ollaboration ave Naer

Boudjlida de l'équipe ECOO sur un environnement pour la génomique ouvert, distribué et

orienté servies.

5 Logiiels

5.1 Plateforme RM

Dans le adre du post-do industriel d'O. Grisvard, une implantation de la théorie des repré-

sentations mentales (RM) a été réalisée en partenariat ave l'équipe Communiation Homme-

Mahine du Laboratoire Central de Reherhes de Thalès. L'équipe Langue et Dialogue a fourni

les algorithmes et les données théoriques sur lesquels ette implantation repose et Thalès la

plateforme logiielle et le adre appliatif dans lequel elle s'insère. Les RM s'intègrent à un

système de dialogue oral homme-mahine multi-agents sous la forme d'agents, hargés dans un

premier temps de l'interprétation pragmatique des énonés et à plus long terme, de la gestion

du dialogue. L'objetif premier de ette implantation était de montrer que la théorie des RM

est un modèle opératoire et e�ae du alul de la référene, objetif d'ores et déjà atteint
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puisque l'agent hargé de la résolution de la référene est opérationnel. Par ailleurs, ont été

implémentés le traitement de la partie prédiative des énonés et la prodution des énonés

du système. Au sein de l'équipe, ette plate-forme sert atuellement de base pour la validation

des algorithmes du alul référentiel proposés par Susanne Salmon-Alt. Par ailleurs, nous envi-

sageons son intégration dans une nouvelle plateforme de dialogue homme-mahine et étudions

atuellement les questions d'interfaçage ave l'analyseur syntaxique LTAG, disponible dans

l'équipe.

5.2 Analyseur LTAG

Le travail sur l'analyseur syntaxique à base de LTAG élaboré par Patrie Lopez dans le

adre de sa thèse [5℄ s'est poursuivi ette année enore. Désormais, le format d'entrée des

grammaires se onforme au standard TagML dérit en ommun ave les équipes ATOLL de

l'INRIA Roquenourt, le DFKI/Sarrebrük et TALANA/Paris7[1℄. Le travail se poursuit, en

partiulier grâe au travail d'Amalia Todirasu pour permettre à l'analyseur d'aepter un

automate (plut�t qu'une haîne de mots) en entrée, e qui permettra d'utiliser plus failement

l'analyseur en sortie d'un système de reonnaissane de parole.

Les autres améliorations en ours de et analyseur onernent la véri�ation des strutures

de traits durant l'analyse et la prodution des résultats sous forme de grammaires hors-ontexte

(dérites également dans le adre de TagML) a�n d'en failiter l'utilisation dans des modules

ultérieurs d'analyse (alul sémantique et référentiel).

5.3 Editeur graphique XML

Nos ativités dans le domaine du traitement de la langue naturelle, liées à l'e�ort que nous

faisons de nous onformer à des standards reonnus de odage XML nous amènent à éditer et

visualiser de nombreux douments XML.

Certains de es douments, au delà de leur format XML d'éhange ave d'autres partenaires,

ont pour leurs utilisateurs une représentation graphique naturelle. On peut penser en partiulier

aux arbres (arbres élémentaires, arbres dérivés et arbres de dérivation d'une grammaire TAG),

et aux strutures de boîtes (représentations en sémantique dynamique type DRT, ou strutures

de traits lexiales).

Cei a motivé le travail de Cristophe Coquet pour développer un éditeur graphique

de douments XML (XML Editor disponible à http://www.loria.fr/equipes/led/outils/

xmlEditor/index.html Cet éditeur va bien au delà des produits existants (qui ne font que

visualiser le doument XML sous une forme embellie) en e qu'il permet de travailler vérita-

blement sur la visualisation des douments.

Par ailleurs, si pour ertains utilisateurs l'éditeur se présente diretement sous la forme

d'un éditeur d'arbres ou de strutures de traits, il est paramètrable à tout type de doument

XML et de visualisation pour autant qu'il soit paramétré par un �hier de tranformation XSL.

Notons en�n, que le format graphique obtenu �nalement est SVG (Salable Vetor Graphis),

'est à dire un format vetoriel d'une part, et odé en XML d'autre part.
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5.4 Système EGAL

Le système EGAL est une plateforme d'extration de grammaire d'arbres adjoints lexia-

lisée. Elle intègre notamment l'analyseur syntaxique ité plus haut et un module interatif de

onstrution d'un lexique syntaxique à partir d'un orpus.

Ce dernier a subi, ette année, une amélioration grâe :

� au développement d'un ompilateur aeptant le nouveau formalisme proposé dans [59℄,

� à la mise en plae d'un éditeur pour la visualisation et la maintenane des tests linguis-

tiques,

� et à la mise à jour de l'interfae du module.

5.5 DHYDRO

Le projet Dhydro ontraté dans le adre du programme europeen MLIS s'est ahevé le

26 mai 2000 par une présentation o�ielle des résultats à Bruxelles. Ce projet a permis de

mettre au point un environnement de gestion ollegiale de bases terminologiques multilingues,

ontenant plusieurs outils :

� Un outil de rétroonversion de 3 ditionnaires monolingues polysémiques odés selon le

hapitre 12 de la TEI en une base oneptuelle trilingue odée selon la norme MARTIF

ISO 12200.

� Un outil d'édition de �hes terminologiques multilingues, permettant l'importation de

données depuis le serveur puis une exportation des �hes modi�ées. Cette appliation

omporte notamment une aide hypertextuelle trilingue et un outil de navigation dans

une base de textes trilingues de réferene, alignés par paire de langues.

� Un serveur permettant de gérer les bases terminologiques entralisées ainsi que les tran-

sations issues des lients, d'administrer le système (gestion de omptes utilisateurs, de

leurs droits et niveaux de responsabilités).

� Un outil d'indexation des bases terminologiques (omplément de l'appliation serveur)

permettant de répondre e�aement aux requêtes de onsultation des données et de

présenter les résultats sous divers formats grâe au méanisme de feuilles de style XSL.

� Une interfae web de onsultation de la base terminologique aessible au grand publi.

� Un outil d'administration permettant un suivi des transations operées sur le serveur.

� Un site éditorial web o�rant un aès diret aux outils préédents.

Une version de e système est atuellement operationnelle au entre tehnique de la marine

nationale a Brest (EPSHOM) pour permettre a plusieurs experts internationaux d'enrihir

une base oneptuelle dans le domaine de d'hydrographie (environ 6000 onepts instaniés de

manière trilingue en anglais, français et espagnol).

La plateforme Dhydro a fait l'objet de démonstrations régulières lors de diverses mani-

festations sienti�ques et un ertain nombre de demandes d'adaptation de e système à leurs

propres besoins ont émané d'organismes et reseaux internationaux.

� Organisation Maritime Internationale

� Réseau afriain de terminologie RIFAL

� Réseau ibérique de terminologie RITERM

� Groupe EADS
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Les onditions permettant d'exploiter Dhydro ave es nouveaux partenaires sont atuel-

lement à l'étude (Afnor,O�e international des épizooties). De surroît, des ativités de for-

mation à e système sont aujourd'hui en ours dans plusieurs pays d'Afrique. Conjointement,

l'institut de traduteurs et d'interprètes ISTI (Bruxelles) a jugé Dhydro partiulierement pé-

dagogique et a par onsequent plani�é une formation systématique de leurs étudiants à e

système.

Dhydro a été déposé o�iellement omme logiiel INRIA et a fait l'objet d'un transfert

industriel auprès de la soiété Luid-IT (http://www.luid-it.om). Cette plate-forme y

sera exploitée pour développer un outil de développement ollégial de bases terminologiques

multilingues intégré à un environnement de gestion globale de la loalisation de douments

életroniques.

5.6 Suite logiielle SALT

Jusqu'à présent, plusieurs projets (GENETER, Eurodiautom, OLIF, et..) ont abouti,

dans le domaine de la terminologie, à la réation de formats de données mais sans grande

onertation. Le but prinipal du projet SALT est don de réer un format pivot permettant

de failiter les éhanges et de réaliser les outils néessaires (éditeur, routines de onversion,

et.) à l'exploitation de e format pivot http://www.loria.fr/projets/SALT/. Les di�érents

formats existants reposent tous sur un même prinipe : un même shéma oneptuel, la pré-

sene de atégories de données ainsi qu'un ertain nombre de règles spéi�ques dé�nissant les

manipulations de es atégories. Ce format pivot, appelé GMT, est en ours de desription

dans le adre de la réation de la norme ISO16642 sous la responsabilité rédationnelle de

Laurent Romary. Un réel travail d'implémentation aompagne la réation de ette norme.

Cette implémentation se traduit par la mise en ÷uvre d'une suite d'outils d'édition/manipulation

de atégories de données et de onversion inter-formats appelée " Salt Suite ".

Celle-i doit permettre aux utilisateurs de manipuler failement des atégories de données

(réation de nouvelles atégories, extension ou restrition de atégories existantes par rapport

à un ensemble de atégories issues d'une norme partiulière (exemple : ISO12620)).

Par ailleurs, elle-i doit également permettre de générer automatiquement une partie des

�ltres de onversion permettant de passer d'un format partiulier vers le format pivot puis de

passer du format pivot vers le format ible et également de faire ela dans l'autre sens dans le

adre d'une rétro-onversion.

Les développements sont intégralement réalisés en langage Java. Par ailleurs nous avons re-

ours à d'autres tehnologies telles que XML (eXtensible Markup Language), XSL (eXtensible

Stylesheet Language) et RDF (Ressoure Desription Framework). XML est un méta-langage

de dé�nition de langages de balisage et est atuellement au {oeur des travaux du World Wide

Web Consortium (W3C) et de nombreuses spéi�ations (à l'état de reommandation ou en

ours) sont basées sur elui-i.

Nous utilisons également le langage de spéi�ation UML. RDF est une spéi�ation pour la

gestion des ressoures et nous l'utilisons omme format de représentation des atégories de don-

nées. XSL est une spéi�ation permettant de dérire des feuilles de style pour les douments

onformes au standard XML. Nous utilisons en réalité XSLT qui est la partie transformation

de XSL. Elle est utilisée prinipalement pour la partie onversion. En e�et, les membres du
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projet étant, pour moitié environ, linguistes et non informatiiens, il est impératif de rendre

ertaines parties aessibles à es personnes. Par ailleurs, ette démarhe o�re également une

grande souplesse au niveau de l'exploitation et de la dissémination des routines de onversion.

La rapide évolution des tehnologies gravitant autour de XML nous oblige à être très réa-

tif pour pouvoir intégrer rapidement les derniers hangements validés par le W3C. Les outils

développés sont destinés à être aessibles gratuitement pour tous les professionnels (et notam-

ment de grandes entreprises) du domaine. Par onséquent, es outils ne sont pas seulement des

prototypes (e qui en soi n'est pas péjoratif) mais sont suseptibles d'être appréhendés omme

outils de référene par de nombreux utilisateurs potentiels.

5.7 Alignement multilingue

L'alignement multilingue de textes, 'est-à-dire la mise en orrespondane à un ertain ni-

veau de granularité (paragraphe, phrase ou expression) d'un texte et de sa tradution dans une

autre langue, est une des omposantes essentielles des reherhes e�etuées par de nombreuses

équipes en matière d'extration d'informations multilingues et, d'un point de vue industriel,

dans le domaine de la loalisation. Les travaux menés dans l'équipe depuis plusieurs années [8℄

ont onduit au développement d'un module d'alignement (développé en Java) reposant sur une

tehnique utilisant l'organisation hiérarhique de textes odés en divisions (réursives), para-

graphes et phrases. Ce module a été testé sur de nombreuses paires de langues (notamment est-

européennes) dans le adre du projet Telri et est en ours de validation sur un orpus de textes

frano-vietnamiens en ours de onstitution. Complétement doumenté dans le adre du projet

DHYDRO, et aompagné d'un onordanier multilingue permettant de �ltrer les textes en

fontion de ontraintes exprimées sur des ontextes linguistiques propres aux langues soure et

ible onsidérées, il est maintenant distribué librement (http://www.loria.fr/equipes/led).

5.8 XMAP

Le logiiel Xmap (http://www.loria.fr/projets/Xmap/Index.htm) a été développé pour

la reherhe de données de artographie sur le génome humain ainsi que la orrélation de la

position de nouveaux gènes ave elle de pathologies orphelines [11℄. Ce logiiel omporte trois

modules :

� Xmap_retrieve est un assistant de navigation pour struturer, olleter et sauvegarder

des informations génomiques dans le format XML ;

� Xmap_show est un outil de visualisation intégrée des données reueillies par le module

préédent ;

� Xmap_multimodal permet une interation par la voix et le geste ave l'outil de visuali-

sation Xmap_show.

Le prototype est atuellement en test dans le laboratoire de Charles Au�ray, au CNRS à

Villejuif. La version atuelle du logiiel, développé en Java, fontionne sur mahine Unix (SUN

solaris), Linux et Windows (98 et NT). D'autres développements ontinuent de se faire : mise

en plae d'un manuel d'utilisation en ligne, analyse des mémoires de sessions a�n de répondre

à deux types de besoins, d'une part, l'optimisation du système en fontion de l'expériene

aquise au ours des sessions, et d'autre part, la mise en plae d'un système d'indexation
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des sessions pour permettre aux utilisateurs de retrouver rapidement des données issues des

sessions antérieures.

6 Résultats nouveaux

6.1 Analyse d'énonés à l'aide de grammaires d'arbres lexialisées

Cette année, s'est mise en plae l'ARC RLT (Ressoures Linguistiques pour les TAG)

en ollaboration ave les équipes ATOLL/INRIA Roquenourt, CALLIGRAMME/LORIA

TALANA/Paris7. C'est dans e adre que s'est déroulé le travail de DEA de Benoît Crabbé

[59℄ qui a permis de faire le lien entre les soures de onnaissanes utilisées dans la plateforme

EGAL [5℄ et la Métagrammaire (MG) développée à TALANA

[Can99℄

.

Shématiquement, on peut onsidérer que la MG permet d'engendrer automatiquement un

ensemble de shèmes (arbres TAG qui ne sont pas reliés à un lexique), tandis que, de manière

omplémentaire, EGAL vise à relier les lexèmes à des ensembles de shèmes. A�n de garantir

une ohérene entre es deux proessus, nous avons proposé un formalisme qui permet de dérire

l'ensemble des propriétés syntaxiques utilisées dans la MG et de dé�nir un ordre orrespondant

à des séquenes de tests linguistiques. La ompilation des onnaissanes exprimées dans e

formalisme permet de produire un arbre de déision qui est destiné atuellement à être intégré

dans EGAL pour traiter un sous-langage d'appliation quelonque (aratérisé par une faible

ouverture lexiale). Dans la perspetive d'un travail de thèse, nous envisageons de traiter

des orpus à plus large ouverture en nous appuyant sur un étiquetage automatique et une

réupération manuelle des erreurs dans EGAL.

6.2 Métamodèle pour la terminologie multilingue

L'objetif de e travail, onduit dans le adre du projet européen HLT/Salt et qui forme

la base de la proposition de future norme ISO 16642, onsiste à dé�nir un format générique

de représentation de données terminologiques multilingues (TMF - Terminologial Markup

Framework). Il s'agit de dérire toute base de données terminologique omme la ombinaison

d'un squelette struturel représentant l'organisation hiérarhique de telles données (Colletion

d'entrées, entrée terminologique, informations propres à une langue, informations propres à un

terme, informations propres aux omposantes d'un terme) et d'un ensemble de aratériques

dérites sous la forme de traits atomiques ou omplexes (e.g. dé�nition, liens oneptuels,

information grammatiales, et.).

A partir de la desription de es omposantes, on peut spéi�er intégralement toute repré-

sentation XML onforme à es données générique et générer automatiquement, d'une part, les

shémas XML permettant de ontr�ler es formats, et d'autre part, les �ltres permettant de

transformer es formats vers un format pivot XTMF (et réiproquement).

Ce travail pré�gure des modèles génériques pour la représentation de tout type de données

linguistiques (f. ollaboration ave Nany Ide au Vassar College).

[Can99℄ M.-H. Candito, Struturation d'une grammaire LTAG : appliation au français et à l'italien, thèse

de dotorat, Thèse de l'Université de Paris 7, 1999.
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6.3 Domaines de référene

La thèse de Susanne Salmon-Alt [15℄ propose une modélisation d'une partie des méanismes

d'interprétation d'un énoné en dialogue homme-mahine : la résolution de la référene aux

objets. Les approhes ourantes pour e�etuer l'interprétation automatique d'une expression

référentielle onsistent essentiellement à �ltrer un ensemble d'entités ontextuelles en fontion

des informations linguistiques et, éventuellement, des gestes de désignation assoiés. Le pro-

blème prinipal est alors de déterminer l'extension, la struturation et les méanismes de mise à

jour dynamique de et espae de reherhe. Une étude des théories et systèmes existants montre

que les solutions mises en {oeuvre varient onsidérablement selon le type des expressions trai-

tées (pronom vs. desription dé�nie), l'appliation envisagée (renseignement vs. ommande),

l'environnement d'interation (langagier vs. multimodal) et la réversibilité ou non du système

pour la génération. Or, une observation des données linguistiques dans des onditions natu-

relles montre qu'un dialogue réunit toutes es aratéristiques à la fois. Partant de l'hypothèse

qu'une trop grande diversité de méanismes n'est ni plausible d'un point de vue ognitif, ni

souhaitable d'un point de vue informatique, nous nous sommes attahée à proposer un modèle

qui permette d'intégrer di�érents aspets du alul référentiel dans un adre théorique uni�é

[57℄. Nous proposons une modélisation du ontexte par des domaines de référene qui sont des

sous-ensembles d'entités disursives ou pereptives, struturées selon des ontrastes. Ensuite,

nous faisons l'hypothèse que di�érents types d'expressions référentielles imposent di�érentes

ontraintes sur l'extration de leur référent de e ontexte, et qu'elles le mettent à jour par

di�érentes opérations de restruturation.

A partir de là, nous sommes apable de formuler des préditions portant à la fois sur

l'aeptabilité de telle ou telle expression dans un ontexte donné et sur des interprétations

préférentielles en as d'ambiguïté. La portée théorique du modèle à été validée, pour l'interpré-

tation des expressions en autre, sur un orpus de dialogues homme-homme [56℄. Au passage,

nous avons élaboré une méthodologie d'annotation de orpus qui dépasse les limitations impo-

sées jusqu'alors par le antonnement à la notion de oréférene, notoirement insu�sante pour

tenir ompte du statut référentiel de �autre� [32℄.

En�n, l'implémentation qui a été faite de notre modèle montre que nos propositions peuvent

être intégrées dans une appliation de véritable dialogue homme-mahine.

6.4 Sémantique lexiale

L'un des enjeux importants de notre équipe est de développer des systèmes qui soient

valides aussi bien sur le plan linguistique que sur le plan opératoire. Dans e adre, les phéno-

mènes d'ambiguïté onstituent une voie de reherhe importante. Parmi les nombreuses soures

d'ambiguïtés, un type partiulier de polysémie nominale a été étudié : la polysémie logique (des

noms d'objets omme �livre�, objet physique ou informationnel, ou des noms d'ation omme

�aquisition�, ation ou résultat de l'ation).

Dans le domaine de l'ingénierie des langues, la plupart des systèmes ontournent la di�-

ulté par le biais d'une modélisation élatée : plusieurs entrées lexiales et des méanismes de

séletion ontextuelle. L'une des onséquenes importantes de ette approhe est la perte de

réutilisabilité d'un système de dialogue à l'autre.
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Notre objetif, en partiulier dans le adre de la thèse d'Evelyne Jaquey, est don de

développer un proédé automatique de la gestion de e type de polysémie qui soit ompatible

ave di�érents types d'appliation et en partiulier ave di�érents points de vue possibles sur

la aratérisation des entités d'une appliation désignées par des noms polysémiques.

S'appuyant sur les travaux atuels d'inspiration linguistique,

[Pus95℄

,

[GJ96℄

,

[Kle99℄

,

[Cru95℄

et

sur des travaux dédiés à la manipulation de types omplexes dans le domaine de la séman-

tique formelle

[AP00℄

et

[PK00℄

, la thèse d'Evelyne Jaquey a permis de proposer un modèle de

traitement de e type de polysémie lexiale. Ce modèle s'appuie, pour les aspets prédiatifs

(sous-atégorisation verbale), sur une hiérarhie des di�érents types d'arguments, et pour la

polysémie nominale, sur une formalisation de la notion de type pointé introduite par le lexique

génératif [29℄.

Ce modèle permet un traitement robuste et réutilisable de problèmes di�ilement traitables

par une approhe élatée de la polysémie nominale, même au sein d'un même système de

dialogue. Dans [50℄, nous avons montré par exemple que les noms d'ation ambigus entre ation

et objet résultat d'une ation (�aquisition�) néessite un traitement tel que elui proposé pour

la polysémie logique.

6.5 Aspets génération

Notre travail en ommun ave Laurene Danlos sur la génération en langue naturelle a es-

sentiellement porté sur l'aspet plani�ation de la strutures des douments. Suite aux travaux

de thèse de Laurent Rousarie

[Rou00℄

, nous avons adopté la SDRT

[Ash93℄

(que nous utilisions

déjà pour l'analyse de la o-référene événementielle) omme format de sortie. Nous avons

montré dans un premier temps que e format de sortie était adapté aux modules de généra-

tion proprement dits ; dans un seond temps, nous avons dérit un algorithme qui passe d'une

représentation fatuelle (dérite dans un sous ensemble de la logique du premier ordre) à des

ensembles de SDRS 'est à dire à des représentations en sémantique dynamique du disours

[42℄. Cet algorithme engendre autant de solutions que possible a�n de ne pas être bloqué par

l'inévitable inomplétude du générateur. Pour illustrer e point, à partir d'une représentation

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

[GJ96℄ D. Godard, J. Jayez, � Types Nominaux et Anaphores ; le as des objets et des événements �,

in : Anaphores temporelles et (in-)ohe'rene, Cahiers Chronos, 1996.

[Kle99℄ G. Kleiber, Problèmes de sémantique : la polysémie en questions, sens et strutures, Villeneuve

d'Asq : Presses Universitaires du Septentrion, 1999.

[Cru95℄ D. Cruse, � Polysemy and related phenomena from a ognitive linguisti viewpoint �, in : Saint-

Dizier, P. and Viegas, E. (eds.), 1995.

[AP00℄ N. Asher, J. Pustejovsky, � The Metaphysis of Words in Context �,

submitted to Journal of Logi, Language and Information, 2000,

http://www.dla.utexas.edu/depts/philosophy/faulty/asher/papers/MWC.ps.

[PK00℄ M. Pinkal, M. Kohlhase, � Feature Logi for Dotted Types: A Formalism for Complex Words

Meanings �, ACL, 2000.

[Rou00℄ L. Roussarie, Un modèle théorique d'inférenes de strutures sémantiques et disursives dans le

adre de la génération automatique de textes, Thèse de dotorat en linguistique, Université Denis

Diderot, Paris 7, 2000.

[Ash93℄ N. Asher, Referene to Abstrat Objets in Disourse, Kluwer, Dordreht, 1993.



Projet LeD 19

paraphrasable par �Marie a fait une rise de nerf à ause du départ de Lu�, l'algorithme en-

gendre des strutures disursives paraphrasables par : �Le départ de Lu a provoqué une rise

de nerf de Marie�, �Lu est parti, de e fait, Marie a fait une rise de nerf�, et.

6.6 Dialogue multimodal

Multimodalité et pertinene Dans le dialogue spontané, le nombre d'expressions langa-

gières possibles pour référer à un objet est très élevé. Lorsque la ommuniation peut se faire

à l'aide des deux modalités que sont la parole et le geste de désignation, le nombre d'expres-

sions multimodales possibles est enore plus élevé. En dialogue homme-mahine, e nombre

explose si l'on tient ompte de la omplexité du support de la ommuniation qu'est la sène

a�hée à l'éran. La pereption visuelle qu'a l'utilisateur de ette sène peut en e�et l'amener

à utiliser des expressions plus ambiguës, qui seront interprétées orretement par intervention

de la saillane visuelle et des groupements pereptifs d'objets

[Wer23℄

. Nous proposons dans

[52℄ une synthèse de es notions de saillane et de groupements pereptifs, ainsi qu'un premier

pas dans leur intégration dans un modèle général d'interprétation des expressions référentielles

multimodales, en partiulier dans le modèle des domaines de référene de l'équipe.

Fae à ette variabilité se fait ressentir le besoin de disposer d'heuristiques permettant de

réduire l'espae de reherhe, aussi bien en ompréhension qu'en génération. La théorie de la

pertinene

[SW95℄

nous semble pouvoir fournir un tel ritère. Disposer de la apaité d'évaluer

la pertinene d'une expression permettrait à un système de dialogue non seulement � en gé-

nération � de faire des hoix e�aes parmi les modalités et les expressions disponibles, mais

également � en ompréhension � de remettre en question les résultats d'un alul de référents

en as de faible pertinene, ainsi que de repérer les omportements inattendus ou les intentions

partiulières de l'utilisateur. Nous proposons dans un hapitre de livre atuellement en im-

pression [30℄ un ensemble de règles qui permettra d'aboutir à une évaluation de la pertinene

généralisable en ontexte multimodal.

Intégration sémantique des modalités Avant de faire intervenir la pertinene, il faut tout

d'abord disposer de méthodes formelles pour résoudre les référenes aux objets, problème qui

peut s'avérer très omplexe en dialogue multimodal spontané. Les approhes lassiques tendent

soit à onsidérer que le geste de désignation donne diretement les référents, soit à proéder à la

fusion des informations provenant des di�érents média. Nous allons plus loin en supposant que

la fusion se fait après une ertaine ompréhension, don à un niveau sémantique. Nous avons

ainsi proposé dans une onférene nationale [52℄ un méanisme de ompréhension multimodale.

Ce méanisme onsiste à onfronter les formes logiques du geste et de la parole, obtenues l'une et

l'autre par une analyse syntaxique puis sémantique des informations provenant de la modalité

onsidérée. Les travaux e�etués en analyse du geste dans l'équipe nous ont permis d'aboutir à

une formalisation logique du geste dans une appliation et un paradigme d'interation donnés.

Les travaux lassiques en sémantique formelle ainsi que eux en ours dans l'équipe nous

permettent de disposer d'une forme logique des énonés oraux. La fusion proprement dite

[Wer23℄ M. Wertheimer, Untersuhungen zur Lehre von der Gestalt II, 1923, h. Psyhologishe Forshung.

[SW95℄ D. Sperber, D. Wilson, Relevane: Communiation and Cognition, (2nd edition) Blakwell,

Oxford, 1995.
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permet d'identi�er des hypothèses de orrespondane entre mots et geste, puis des hypothèses

de référents. Ces hypothèses sont ensuite intégrées à la forme propositionnelle de l'énoné

multimodal omplet, exprimée puis traitée par le système de dialogue pour répondre aux

attentes de l'utilisateur.

Ce prinipe onsistant à e�etuer une fusion à un niveau sémantique n'est pas très répandu

dans la ommunauté internationale travaillant sur les interfaes multimodales. Nous avons

l'intention de le défendre dans le projet MIAMM (f. plus loin) qui fournira ainsi un adre de

validation de notre approhe. Ce travail devrait également onduire à la dé�nition d'un format

uni�é de représentation de données multimodales, MMIL (Multi-Modal Interfae Language)

dans le projet MIAMM.

6.7 Inférene dans le traitement automatique des langues

L'inférene est une omposante essentielle du système linguistique : elle ontribue à résoudre

l'ambiguïté (lexiale, de rattahement, de projetion de présuppositions et.), à déterminer la

valeur des éléments anaphoriques (pronoms, GN dé�ni, noms omposés et) et à lever la sous-

spéi�ation (e.g. de portée des quanti�ateurs).

Pendant longtemps pourtant, les tehniques de raisonnement automatique étaient trop

ine�aes, pour pouvoir supporter autre hose que des systèmes prototypiques. Au ours de

la dernière déennie, ette situation s'est radialement modi�ée et les tehniques visant à

représenter et à utiliser les onnaissanes enylopédiques ont atteint un niveau de performane

qui permet d'envisager leur utilisation pour la langue naturelle. A partir de es observations,

nous poursuivons les objetifs suivants :

� Identi�ation des problèmes linguistiques qui peuvent être résolus par le biais de teh-

niques de raisonnement automatique.

[27℄ montre en partiulier, omment les ritères de onsistene, d'informativité et de mi-

nimalité peuvent être formalisés et véri�és par le biais de l'utilisation des prouveurs de

théorèmes.

� Optimisation des tehniques de raisonnement automatique appropriées.

� Reherhe théorique sur les formalismes de représentation et les modèles d'inférene. Nos

investigations se onentrent sur la logique modale [13℄ et, en partiulier, sur la logique

hybride, une forme de logique modale dans laquelle il est possible de faire référene aux

mondes, au temps ou aux états

[Bla00b℄

[19℄. Nous étudions la logique hybride dans une

perspetive de omplexité théorique

[ABM00℄

, de théorie de preuve

[BT99,Bla00a℄

[21℄ et, plus

généralement, mathématique [17℄. Des implémentations expérimentales ont été réalisées

[Bla00b℄ P. Blakburn, � Representation, Reasoning, and Relational Strutures: a Hybrid Logi Manifesto �,

Logi Journal of the IGPL 8, 2000, p. 339�365.

[ABM00℄ C. Arees, P. Blakburn, M. Marx, � The Computational Complexity of Hybrid Temporal

Logi �, Logi Journal of the IGPL 8, 5, 2000, p. 653�679.

[BT99℄ P. Blakburn, M. Tzakova, � Hybrid languages and temporal logi �, Logi Journal of the IGPL

7, 1, 1999, p. 27�54.

[Bla00a℄ P. Blakburn, � Internalizing labelled dedution �, Journal of Logi and Computation 10, 2000,

p. 136�168.
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[36℄. Par ailleurs, des liens ave le langage naturel ont été explorés [23, 20, 37, 25℄. Plus

réemment, nous avons étudié la logique hybride du premier ordre [18, 38℄ qui sera notre

entre d'intérêt à ourt terme, ar, dans une perpetive de traitement du langage naturel,

elle nous paraît vitale.

� Spéi�ation et implémentation d'une arhiteture pour le traitement automatique des

langues intégrant inférene, analyse (prodution à partir d'un texte du sens de e texte

[?℄

) et génération (prodution à partir d'un but ommuniatif d'un texte réalisant e but

[GS01℄

).

7 Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)

7.1 Thomson-LCR

Thomson-LCR a aueilli plusieurs personnels (thèses CIFRE, post-do industriels et em-

bauhes) issus de l'équipe. Les thèmes de ollaboration ont porté sur le dialogue multimodal et,

plus partiulièrement sur l'interprétation ontextuelle d'expressions référentielles. La dernière

ation en date (post-do d'Olivier Grisvard, janv-de 2000) a vu la réalisation en ommun, en

parallèle ave les travaux de thèse de Susanne Salmon-Alt, d'un module de alul référentiel

reposant sur les domaines de référene.

7.2 EADS/MSI

Notre ollaboration réente (dé. 2000) ave EADS/MSI (Matra Systèmes d'Information),

vise à expérimenter les méthodes d'analyse loales développées dans l'équipe dans le adre d'ap-

pliations de reherhe d'information dans des douments spéialisés (séurité informatique,

dossiers médiaux). Elle est l'oasion pour nous de mettre l'aent sur la paramétrisation

de modèles linguistiques (thèse de Benoit Crabbé et de Dalila Bekouhe). Initiée dans le

adre d'un projet impliquant la DGA (projet Vulain), elle se poursuit par un projet RNTL

réemment labélisée.

7.3 Cinergie

Cinergie (http://www.loria.fr/projets/CINERGIE) est un projet industriel ontraté

dans le adre du programme PRIAMM (programme pour la reherhe et l'innovation dans

l'audiovisuel et le multimédia, www.n.fr/priamm), �nané par le Centre National de le Ci-

nématographie et le serétariat d'état à l'industrie. Ce projet a débuteé le 1 septembre 2001

et est d'une durée de 18 mois. Il est mené en partenariat ave le CERIME (Centre d'Etudes

et de Reherhes Interdisiplinaires sur les Médias en Europe, Université Robert Shuman,

Strabourg) et la soiété Luid-IT. LED en est le partenaire oordinateur.

Comme son nom le suggère, le projet CINErgie vise au développement d'une appliation

de type olletiiel (ou groupware). Il s'agit de mettre en plae un environnement de gestion

[?℄ *** ERROR: itation `BlaBos' unde�ned ***

[GS01℄ C. Gardent, K. Striegnitz, � Generating Indiret Anaphora �, in : Proeedings of the Fourth

International Workshop on Compuatational Seamntis (IWCS-4), 2001.
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ollaborative de bases de données inématographiques européennes, à la fois multilingues et

multimédias. L'équipe LED apporte son expertise dans les domaines :

� de la standardisation XML de douments életroniques, notamment onernant la norme

TMF (ISO 16642)

� des outils de traitement ollégial et de di�usion de l'information

� de la gestion du multilinguisme (projets MLIS/DHYDRO, HLT/SALT)

Un ingénieur expert (Annalisa Rii) a été reruté spéi�quement sur e projet.

7.4 Luid-IT

Au titre des ations industrielles, nous pouvons aussi signaler la réation de l'entreprise de

tehnologie Luid-IT par d'aniens membres de l'équipe. Les objetifs de Lui-IT permettent

notamment de valoriser les travaux menés dans l 'équipe depuis plusieurs années dans le do-

maine de la gestion de ressoures linguistiques (textes et terminologies multilingues notam-

ment).

7.5 Ations régionales

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 �ha-

bitat intelligent� du départment SPI du CNRS, e projet assoie des médeins de l'Altir (As-

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

mettre en ÷uvre une plateforme de télésurveillane de malades dialysés à domiile permettant

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

ventives 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.

Projet � Ingénierie des langues, du doument et de l'Information Sienti�que,

Tehnique et Culturelle � dans le adre du plan État-Région Lorraine Les objetifs

que nous nous �xons dans le adre de e projet entré sur l'ingénierie des langues, du doument

et de l'information sienti�que, tehnique et ulturelle sont :

� Conforter et réer des synergies entre la reherhe (LORIA, INIST, ATILF (ex-INALF),

et laboratoires universitaires), les o�reurs de ontenus (Universités, BRGMS), les déve-

loppeurs de solutions (INIST, Berger-LevraultS), les formations initiales (universités de

Nany et de Metz) et les utilisateurs : le monde éonomique et elui de la formation

professionnelle ;

� Struturer au niveau régional un entre de ompétene, pour proposer et di�user des

solutions tehniques innovantes et favoriser la valorisation des résultats de reherhe ;

� Conforter des ativités éonomiques en e domaine en donnant des atouts supplémen-

taires aux industries lorraines dans le adre de la soiété de l'information.

Notre objetif onret durant les trois prohaines années (2001-2003) est de mettre en

plae une double plateforme informatique de gestion, distribution et aès à des informations

textuelles :
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� l'une orientée vers l'Information Sienti�que et Tehnique,

� l'autre orientée vers la gestion de ressoures linguistiques (textes annotés, lexiques, di-

tionnaires, outils d'ingénierie linguistique).

Une partie des outils et des logiiels de base serait, bien entendu, ommune à es deux plates-

formes. Pour permettre une intégration aisée des divers omposants logiiels, il onvient de

s'appuyer sur des formats d'éhange entre les divers omposants fondés sur des normes lai-

rement dé�nies (XML, TEI, et.) et d'intégrer au mieux les ompétenes des diverses équipes

partiipantes.

LORIATECH Par l'intermédiaire de la struture régionale LORIATECH, ette année, nous

avons ollaboré ave la Soiété ALTACOM (Eulmont, 54) sous la forme de onseils autour des

tehnologies JAVA/XML.

ANVAR Par l'intermédiaire de L'ANVAR, ette année, nous avons ollaboré ave la Soiété

Kika Medial Multimédia (Nany) sous la forme d'enadrement de personnel dans le adre

d'une bourse CORTECH.

7.6 Ations nationales

Collaboration Loria-ATILF En marge du projet Sil�de, nous avons entamé depuis le dé-

but de l'année, une ollaboration plus étroite ave l'équipe � nouveaux orpus � de l'ATILF.

L'objetif de ette ollaboration est d'aompagner le nettoyage et la normalisation d'un en-

semble de textes (théâtre 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 haîne d'aquisition

de textes nouveaux à l'ATILF pour produire le plus en amont possible des douments norma-

lisés.

ARC RLT L'Ation de Reherhe Conertée �Ressoures Linguistiques pour les TAG�

(ARC RLT) est une ollaboration entre le LORIA (LED, Calligramme), l'INRIA Roquen-

ourt (ATOLL) et l'Université Paris 7 (TALANA). Elle a pour objetif d'examiner les pro-

blèmes d'aquisition et de représentation des ressoures dans le adre des grammaires d'arbres

adjoints (TAG � Tree Adjoining Grammars) dans un ontexte de grammaires à large ouverture

linguistique et des lexiques assoiés à es grammaires.

7.7 Ations internationales

HLT/Salt Le projet HLT/Salt (http://www.loria.fr/projets/SALT), sous la oordination

de Gerhard Budin de l'Université de Vienne, vise à dé�nir un ensemble de modules génériques

('middleware') pour la manipulation et la transformation de terminologies et de lexiques mul-

tilingues. Il repose sur la dé�nition d'un format unique XLT qui intègre à la fois les possibilités

de représentation de formats stritement terminologiques tels que Martif (ISO 12200) et les
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données néessaires à l'éhange de lexiques informatisés pour des appliations telle que la tra-

dution automatique. De fait, e projet travaille en liaison étroite ave le onortium OLIF

(http://www.olif.net) qui regroupe l'essentiel des industriels du domaine. Forte de l'expé-

riene du projet MLIS/Dhydro, l'équipe Langue et Dialogue assure la oordination tehnique

de e projet, en lien ave la dé�nition de la nouvelle norme ISO 16642 dont nous avons la respon-

sabilité. Nous dé�nissons en partiulier des méthodes permettant de générer automatiquement

d'une part des �ltres de rétroonversion de bases terminologiques et lexiales existantes et

d'autre part des shémas (au sens XML) de véri�ation des douments ainsi générés.

IST/MIAMM Le projet européen MIAMM (Multidimensional Information Aess using

Multiple Modalities), dont nous assurons la oordination, vise à montrer la faisabilité d'un

dialogue homme-mahine intégrant un dispositif à retour d'e�ort (haptique). Ce projet, qui

a débuté le 1er septembre 2001 et se �nira en février 2004, est l'oasion pour notre équipe

d'intervenir plus partiulièrement sur les aspets suivants :

� dé�nition d'une arhiteture logiielle ouverte reposant sur un format normalisé d'éhange

entre modules de traitement ;

� paramétrisation lexiale d'une omposante d'analyse syntaxique, en intégrant en parti-

ulier les travaux menés autour de la thèse de Benoit Crabbé et en explorant le r�le que

poeut jouer dans e adre le onept de méta-grammaire ;

� intégration d'un module de alul de la référene qui tienne ompte des informations

fournies par le dispositif à retour d'e�ort en omplément des informations linguistiques

ou graphiques disponibles.

7.8 Ations de normalisation

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 shèmes, shémas 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 ;

� 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 plateforme 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.
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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 termino-

logiques 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).

ISO 16642 Depuis août 2000, l'équipe Langue et Dialogue est responsable de la dé�nition

de la future norme ISO 16642 (Computer appliations in terminology - Terminologial markup

framework (TMF)). TMF est un modèle générique permettant de spéi�er les ontraintes

portant sur tout langage partiulier de desription de données terminologiques multilingues

informatisées. Indépendant d'une réalisation partiulière (sous la forme d'un type de doument

XML par exemple), il permet de dé�nir les onditions d'interopérabilité entre deux langages,

ainsi que les proédures à mettre en ÷uvre pour dérire les �ltres permettant de passer de

l'un à l'autre. Ce modèle vise en partiulier à intégrer les travaux déjà e�etués dans le adre

de la norme ISO 12200 (le format Martif peut être vu omme une appliation de TMF) ainsi

qu'à l'Université de Rennes autour du format Geneter. Il s'artiule étroitement ave la révision

atuelle de la norme ISO 12620 (Computer appliations in terminology - Data Categories),

pour laquelle nous avons proposé une modélisation en RDF (Resoure Desription framework)

permettant d'en formaliser l'artiulation ave TMF.

7.9 Relations bilatérales internationales

NSF - CNRS Depuis début 1999 et pour trois ans un projet NSF-CNRS vient supporter

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

la ollaboration portent plus partiulièrement sur :

� les strutures disursives et la référene,

� l'annotation de ressoures linguistiques,

� la modélisation des ditionnaires élétroniques.

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

le Français et le Vietnamien.

Frane - Brésil En vue d'analyse de orpus anglais, portugais et français et de développe-

ment d'un système de ompréhension automatique des desriptions dé�nies démonstratives,

nous ollaborons ave l'Université UNISINOS São Leopoldo (Brésil) dans le adre du projet

�CommonRefs�. Ce projet est o-�nané par l'INRIA et le CNPq-ProtemCC pour une durée

de 2 ans à partir de septembre 2001.
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Université de Sarrebruk(Allemagne)/Projet InDiGen Des éhanges réguliers ont lieu

ave le Département de Linguistique Informatique de l'Université de Sarrebruk (Allemagne)

dans le adre de la otutelle de la thèse frano-allemande de Kristina Streignitz (Direteurs de

thèse : Manfred Pinkal (Sarrebruk), Claire Gardent (Nany) et Jean-Marie Pierrel (Nany)) ;

ainsi que dans le adre du projet InDiGen (Integrierte Diskursgenerierung), projet �nané

par le DFG (Deutshe Forshungsgemeinshaft) mais dont le responsable sienti�que (Claire

Gardent) est à Nany.

Université d'Amsterdam (Pays-Bas) Un �nanement de l'INRIA, pour une durée de

3 ans, en vue de la mise en plae d'une équipe assoiée ave le groupe �Computational and

Applied Logi Group� (CALG) de l'Université d'Amsterdam a été obtenue ette année. CALG

est le plus grand des 5 groupes qui onstituent l'ILLC de l'Université d'Amsterdam. L'objetif

de ette assoiation est de mettre en ommun l'expertise de LED et de CALG dans le domaine

des logiques pour la représentation des onnaissanes, les méthodes d'inférene et l'informatique

linguistique en vue d'une appliation aux les problèmes de traitement de langues naturels,

ave un intérêt partiulier pour l'utilisation des méthodes tabulaires (http://www.loria.fr/

projets/ledalg/).

Université de Taiwan Une onvention de ollaboration ave la National Chi Nan Univer-

sity (Taiwan) a été réemment mise en plae. Cette ollaboration porte sur le développement

d'environnements de gestion de �musée numérique� fondé sur la tehnologie XML.

8 Di�usion de résultats

8.1 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 :

� Co-diretion de l'UMR ATILF/Université Nany 2 (J-M. Pierrel)

� Président du omité TC37/SC4 de l'ISO (L. Romary)

� Responsabilité du projet � Ingénierie des langues, du doument et de l'information sien-

ti�que, tehnique et ulturelle � dans le adre du CPER Lorrain (J-M. Pierrel)

� Membre du onseil sienti�que de la TEI (L. Romary)

� Membre du bureau de l'EACL (European Chapter of the Assoiation for Computational

Linguistis) (C. Gardent)

� Membre du onseil sienti�que de l'ACI � Travail � du MENRT (J-M. Pierrel)

� Membre nommé au groupe de ré�exion sur le traitement informatique du langage auprès

du Conseil Consultatif de la Langue Française (J-M. Pierrel)

� Membre du onseil de l'Eole dotorale de Linguistique de l'Université de Paris 7 (J-M.

Pierrel)

� Membre du Conseil Sienti�que du P�le de Reherhe Sienti�que et Tehnologique

(PRST) Intelligene Logiielle (J-M. Pierrel)

� Membre du onseil sienti�que de l'ACI GRID � Grille de ressoures informatiques et de

données � (J-M. Pierrel)
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� Membre élu du Conseil sienti�que de l'UHP, Université Nany 1 (J-M. Pierrel)

� Membre élu du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l'Université Nany 2 (S.

Cruzlara)

� Membre élu du Conseil d'administration de l'Université Nany 2 (A. Roussanaly)

� Membre des Commissions de spéialistes des 3 Universités de Nany (J-M. Pierrel, A.

Roussanaly, S. Cruz-Lara, C. Fay-Varnier)

� Responsabilité Sienti�que du projet Frano-Allemand InDiGen (Generierung von ko-

haerenten Diskursen durh Integration von Satz und Diskursplannung) dans le adre

du Shwerpunktsprogramm �Sprahproduktion : Informationsvermittlung durh natuer-

liher Sprahe�. En ooperation ave le Département de linguistique informatique, Uni-

versité de la Sarre, Sarrebruk (Allemagne)(C. Gardent)

� Responsabilité Sienti�que du Projet �Inferene et Generation automatique de la Langue

Naturelle�. Region Lorraine (C. Gardent)

� Responsabilité de la formation pour le CNRS et L'INRIA au Loria (L. Romary)

� Editeur en hef du Journal of Logi, Language, and Information (P. Blakburn)

� Editeur de l'édition spéiale Hybrid Logi du Journal of Logi and Computation(P. Blak-

burn)

� Éditeur du bulletin du hapitre européen de l'Assoiation pour la Linguistique Informa-

tique (EACL Newsletter) (C. Gardent)

� Éditrie d'une édition spéiale du WEB-SLS ("European Student Journal on Language

and Speeh") onsarée aux setions linguistiques d'ESSLLI 2001 (S. Salmon-Alt)

� Rédateur en hef du journal T.A.L. (Traitement Automatique des Langues)(C. Gardent)

� Rédateur en hef adjoint de la Revue d'Intelligene Arti�ielle (RIA), Editions Hermes

(J.M. Pierrel)

� Rédateur invité pour un numéro thématique T.A.L. sur le Dialogue (C. Gardent, J-M.

Pierrel)

� Membre du Comité de rédation pour : Journal of Semantis (C. Gardent), Traitement

Automatique des Langues (C. Gardent, J-M. Pierrel), Computer and the Humanities (L.

Romary), Information-Interation-Intelligene (J-M. Pierrel)

� Président, SIGSEM, ACL Speial Interest Group in Computational Semantis (P. Blak-

burn)

� Présidente de la setion �Language and Computation� pour ESSLLI01 (13ème Eole

Européenne d'été pour La langue, la logique et l'Information ; Helsinki, Finlande) (C.

Gardent)

� Co-hair de la session étudiante � Linguistique Computationelle � ESSLLI 2001 (S.

Salmon-Alt)

� Conférene invitée, Context'01, Third International Conferene on Computational Se-

mantis, Dundee, Sotland, July 2001 (P. Blakburn)

� Conférene invitée, MOL 7 (Mathematis of Language 7), Helsinki, Finland. August 2001

(P. Blakburn)

� Conférene invitée, 3rd Tbilisi Conferene on Logi, Language, and Computation, Bor-

jomi, Georgia, September 2001 (P. Blakburn)

� Conférene invitée, 2001 Workshop on Modal Logi in AI, Joint German/Austrian onfe-

rene on Arti�ial Intelligene, KI-2001, Vienna, Austria, September 2001 (P. Blakburn)
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� Tutoriel invité Third Workshop on Inferene in Computational Semantis. Sienna (Italie).

Juin 2001 (C. Gardent)

� Tutoriel invité 39th Annual Meeting of the ACL (ACL'01) - joint with EACL'01, Toulouse

(Frane), Juillet 2001 (C. Gardent)

� Conférene invitée Philosophy Department, University of Amsterdam (Pays Bas), O-

tobre 2001 (C. Gardent)

� Conférene invitée Grenoble Xerox Researh Centre, Grenoble (Frane), Novembre 2001

(C. Gardent)

� Conférene invitée Journées RNRT, Toulouse, Mars 2001 (J-M. Pierrel)

� Conférene invitée Journée d'Étude sur le Dialogue Corretif, 03 Otobre 2001, lIRIT,

Université Paul Sabatier, Toulouse (J-M. Pierrel)

Par ailleurs, plusieurs membres de l'équipe ont été membres de omités de programme des

olloques dont :

� ICoS-3 (3rd International Workshop on Computational Semantis), 18-20 July, 2001,

Siena, Italy

� TALN 01 (Traitement automatique du Language Naturel) 2001

� LACL 01 �4th International Conferene on Logial Aspets of Computational Linguisti�,

Le Croisi, Frane

� ACL/EACL Workshop on Sharing Tools and Resoures for Researh and Eduation,

Toulouse, Frane ;

� PorTAL (Portugal for Natural Language Proessing), FARO Algarve, June 2002

� RECITAL 01 (Renontre des Etudiants Cherheurs en Informatique pour le Traitement

des Langues) 2001

8.2 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 :

� o-responsabilité de la �lère � Pereption, raisonnement et Traitement automatique des

langues � du DEA d'Informatique de Lorraine (J-M. Pierrel)

� responsabilité du DEA � Modélisation et simulation des espaes bâtis � (J-M. Pierrel)

� responsabilité de la Liene et Maîtrise �Sienes Cognitives� à l'université Nany 2 (D.

Coulon)

� diretion des études adjointe à l'Eole Nationale de Géologie (C. Fay-Varnier)

� partiipation à l'option Bio-informatique dans la maîtrise � Biologie Cellulaire et Phy-

siologie � de l'université Henri Poinaré (M. Smail et M-D. Devignes)

� partiipation à la �lère PRTAL du DEA d'informatique (B. Gai�e, L. Romary)

� partiipation à la liene et Maîtrise �Sienes Cognitives� à l'université Nany 2 (D.

Coulon, A.Roussanaly, S. Salmon-Alt, E. Jaquey, H. Manuélian)

� partiipation au DESS �TEXTE� à l'université Nany 2 (J-M. Pierrel, A.Roussanaly, L.

Romary, D. Seddah)

� partiipation au DESS �Industries de la langue�à l'université de Metz (S. Cruz-Lara)
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8.3 Autres enseignements

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

onvient de noter :

� Eole d'été EACL, Computational Semantis, ESSLLI XXIII, Helsinki, Finland, 13-24

August 2001 (P.Blakburn)
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