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GRACE A LA MACHINE A TRADUIRE

on ne dira plus
"Traduire comme une machine"

par Emile Delavenay

L'idée qu'une machine électronique puisse faire automa¬
tiquement tout ou partie du travail d'un traducteur

c'est-à-dire consulter un dictionnaire, ou traduire
un texte d'une langue dans une autre est à première vue
une de celles que l'esprit repousse avec incrédulité. Cepen¬
dant depuis que l'Anglais A.D. Booth en suggéra la possi¬
bilité en 1946, il a fallu se rendre à l'évidence et reconnaître
que les travaux effectués pendant douze ans par de nom¬
breux savants anglais, américains et soviétiques ne sont
plus très loin d'aboutir.

Les calculatrices numériques automatiques ont été
conçues pour effectuer à très grande vitesse des calculs en
chaîne que l'homme aurait mis trop longtemps à faire
lui-même, et dans lesquels il aurait risqué trop d'erreurs.
Elles se sont révélées aptes à résoudre des problèmes de
gestion industrielle et commerciale, demandant en plus
du calcul automatique, certaines décisions logiques.

Dans les deux cas celui du calcul scientifique et celui
de la gestion des affaires (dont la recherche opérationnelle
est un des aspects) la machine reçoit des informations
de deux types : informations numériques, sous forme de
chiffres, et informations alphabétiques c'est-à-dire des
mots du langage courant sous forme de lettres de l'alpha¬
bet. Elle les transforme automatiquement en un code
adapté aux opérations qui lui sont propres.

La traduction automatique serait concevable comme la
suite extrêmement rapide d'opérations ci-après entrée
d'un mot dans la machine, recherche et identification du
mot dans le dictionnaire électronique, identification simul¬
tanée de l'équivalent du mot dans la seconde langue,
frappe de cet équivalent en sortie. Le dictionnaire serait
donc un dictionnaire bilingue comme ceux que l'on
utilise pour traduire mais enregistré dans une mémoire
magnétique. Cependant cette suite d'opérations excessi¬
vement simples ne convient qu'aux mots qui se trouvent
dans le dictionnaire sous la même forme que dans les
phrases (c'est-à-dire les mots invariables), et qui n'ont
qu'une seule signification. Les mots variables, les mots à
significations multiples, posent des problèmes, comme le
font l'ordre des mots, et aussi les idiotismes, ces expres¬
sions dont le sens global est différent de la somme des
sens de leurs parties.

En Grande-Bretagne, aux U.S.A., en U.R.S.S., au Japon,
la recherche a porté pendant des années sur les
problèmes des formes variables des mots ; sur ceux

de la syntaxe, des idiotismes, et des significations multi¬
ples. Le russe, l'anglais, l'allemand, le français, le hongrois,
le norvégien, l'arabe, le chinois et le japonais, ont fait
l'objet d'analyses dont' le but commun est de ramener
tous les faits et toutes les règles du langage à des algo¬
rithmes, ou systèmes numériques permettant à la machine
de traduire des phrases d'une langue A dans une langue B.
Des programmes extrêmement complexes ont pu être éla¬
borés comportant par exemple dix mille opérations
logiques pour la traduction d'une phrase de vingt mots ;
mais la vitesse des machines est telle que l'on gagne encore
du temps par rapport à la traduction ordinaire.

De même que la calculatrice faisant des calculs en
chaîne consulte des tables de logarithmes ou des tables
de fonctions, la traductrice automatique consultera, en
plus du dictionnaire électronique, des tables grammati

cales, morphologiques ou syntaxiques, par exemple, des
tables de prépositions, de temps des verbes, de déclinaison
ou de conjugaison faisant en somme précisément ce
que fait un traducteur qui déchiffre un texte dans une
langue étrangère un peu complexe. Ces tables et ce diction¬
naire seront composés de suites de chiffres représentant
les algorithmes de la langue d'entrée et de la langue de
sortie.

Avant de pouvoir ramener les faits du langage à des
algorithmes, il a fallu découvrir certaines règles que les
grammaires anciennes avaient omis de recenser parce
que ces grammaires étaient faites pour des hommes
conscients, et non pour des machines inconscientes pou¬
vant reconnaître seulement des signaux explicites.

Ainsi la recherche en vue d'automatiser la traduction

ouvre pour la linguistique de nouvelles perspectives ;
elle conduit à des études sur les systèmes objectifs de

signalisation existant dans les langues parlées et écrites ;
véritables examens microscopiques du langage, ces études
montrent l'existence de critères acceptables pour une
machine là où nous pouvions croire que seule l'intuition
nous guidait dans la compréhension des phrases.

La machine à traduire n'est pas loin de nous : mais il
reste encore beaucoup à faire. Si les machines électroni¬
ques peuvent traduire, les hommes ne savent pas encore
se servir de cette admirable faculté. La parole est donc
aux linguistes à ceux d'aujourd'hui qui peuvent et
doivent s'adapter au monde nouveau de l'électronique, à
ceux de demain qui étendront à toutes les langues la
nouvelle linguistique, avec l'aide des machines. Car les
travaux de linguistique exigés pour que la machine puisse
traduire ne sont vraiment possibles que si on les exécute
à la vitesse des machines nouvelles.

L'avenir dans ce domaine appartient « aux program¬
meurs », linguistes et mathématiciens connaissant à la
fois le comportement des mots dans la phrase, la statis¬
tique du langage, et les méthodes de travail des calcula¬
trices. Comme dans le calcul en chaîne, comme dans la
gestion, la machine ne fera que des opérations automa¬
tiques et répétitives ; le génie de l'homme, son esprit
d'invention, son jugement, garderont la meilleure part,
celle de la création des programmes que la machine exé¬
cutera en serviteur aveugle et inconscient.

Pour toutes sortes de raisons; ce sont les textes scientifi¬
ques qui pourront et devront être les premiers soumis à
l'analyse particulière permettant leur traduction automati¬
que. C'est sur des ouvrages de mathématiques, de chimie,
d'électronique et de génétique des plantes, que les premiers
travaux américains, anglais et russes ont porté. Les
besoins de tous les pays en traductions d'ouvrages scien¬
tifiques sont tels que seules les machines pourront
commencer à apporter une solution à ce problème.

La machine traduira-t-elle un jour les textes « litté¬
raires » ? Les plus optimistes parmi les chercheurs
commencent à l'espérer, et entrevoient le chemin qui
conduira à ce résultat. Lorsque la traduction automatique
de tous les textes en prose sera possible, à des vitesses
qui font -rêver (ne parle-t-on pas de 20 000 mots à
l'heure ?), les nations pourront vraiment se faire connaître
et apprécier mutuellement leurs trésors scientifiques et
littéraires.
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