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La thématique. Essai de repérage automatique dans 

l'oeuvre d'un écrivain (Le Clézio) 

Margareta Kastberg Sjôblom et Etienne Brunet 

Bases, Corpus et Langage (CNRS, INaLF),  

Abstract 

The purpose of this paper is to outline some of the possibilities offered by using 
the Hyperbase tool in textuel analysis. The object is a statistical investigation of 
a corpus consisting of 2.000.000 tokens obtained from 30 novels by J.M.G. Le 
Clézio, a French contemporary author. Certain semantic fields and the thematic 
context of recurrent words are explored in the investigation. Several different 
strategies are adopted when exploring the corpus with the Hyperbase tool from a 
semantic perspective. 

Mots clés: Lexicométrie, Corrélats, Thématique, Mesure de la distance lexicale, 
Le Clézio 

Introduction 

Jean-Marie Gustave Le Clézio passe pour l'écrivain-voyageur par excellence; 

aimantée par le désert, la mer et les pays sauvages, sa littérature serait celle des 

errances et des mythologies. Peut-on le vérifier par les chiffres? 

Rappelons d'abord que le Procès-verbal, son premier roman, pour lequel il s'est 

vu attribuer le prix Renaudot, est publié en 1963. Il a été, aussitôt, rattaché à 

l'école du "Nouveau Roman" par la critique. Depuis, l'auteur s'est imposé, dans 

la littérature française, avec une oeuvre importante et variée qui comprend non 

seulement des romans et des nouvelles mais aussi des essais de type ethnologique 

et biographique et des livres pour enfant. Le succès des romans comme Désert, 

Le Chercheur d'or, Onitsha et Étoile errante tend à éclipser les titres plus 

anciens et il arrive souvent que la critique oppose deux périodes dans l'oeuvre de 

Le Clézio. Aujourd'hui ses livres figurent aux programmes des écoles et des 

universités et se maintiennent en tête des meilleures ventes: on aime sa manière 

qui mêle une histoire simple, insérée dans le temps, et une aventure mystique à 

valeur d'éternité. 



Le corpus 

 

Notre corpus représente la majeure partie de sa production. Il s'étend sur 35 ans, 

de 1963 à 1998, en englobant 30 textes complets et en recouvrant différents 

genres littéraires. Pour permettre l'indexation et l'exploration statistique du 

corpus, nous avons utilisé le logiciel Hyperbase dans sa version Windows 

(version 4.0). Les trente ouvrages du corpus totalisent 49.773 formes différentes 

et 2.179.273 occurrences
1
. Certains ouvrages ont été écartés dont les éléments 

graphiques s'intégraient mal à une base purement textuelle. 

Précisons que l'exploitation de cette base (et d'une autre parallèle constituée avec 

les mêmes données, mais étiquetées) vient de commencer, la saisie, le contrôle 

et le traitement ayant occupé les premiers mois d'une recherche qui doit 

conduire à une thèse.  

Nous ne nous attacherons ici qu'à quelques aspects, centrés autour de la 

thématique, en délaissant tout ce qui touche à la syntaxe, à la structure lexicale et 

même à la stylistique. Dans cette optique, tous les mots ne sont pas à considérer, 

même si tous entrent dans le calcul de pondération. Le contenu lexical intéresse 

assez peu les mots outils, et mêmes les verbes à tout faire. Aussi bien les 

résultats qui suivent portent-ils généralement sur les substantifs. 

 

Les spécificités de Le Clézio 

 
Il s'agit ici d'une démarche classique, que le logiciel accomplit en s'appuyant sur 

Frantext, et plus précisément le corpus littéraire du XXe siècle. Les mots qui se 

trouvent en tête de liste n'étonneront aucun lecteur de Le Clézio. Nous sommes en 

présence des éléments de la nature, auquel l'oeil et le coeur de l'écrivain sont si 

sensibles. Les noms propres écartés, rien d'humain dans cette liste. C'est le règne 

du minéral: une terre (plus souvent une mer) que l'homme n'habite pas, et que le 

végétal et le vivant ne couvrent pas encore. On est au premier jour de la Création: 

les éléments viennent d'apparaître. Rien ne bouge: pas de verbe, pas même 

d'adjectifs ou d'adverbes. Aucune articulation du discours: on dirait que la phrase 

est faite de substantifs juxtaposés. Il est intéressant de noter que parmi ces 

substantifs appartenant au registre de la nature sont intercalés les substantifs 

ciment, immeubles et bruits. Il s'agit ici de l'antipode de la nature, 

l'environnement urbain, dénoncé et critiqué par Le Clézio dans ses débuts 

romanesques et dans ses essais tout au long de son oeuvre.  

                                                 

1
 En annexe n° 1, la répartition des ouvrages représentés dans le corpus. 

 



 

 
Figure 1. Le vocabulaire spécifique de Le Clézio 

Le logiciel permet également l'observation du vocabulaire spécifique de 

chacune des 30 oeuvres, c'est-à-dire une comparaison endogène. Cette 

spécificité est déterminée par le calcul de l'écart réduit pour chaque forme dans 

chaque partie du corpus. Les textes sont comparés, les uns après les autres, avec le 

corpus dans son ensemble. Les résultats sont très nets, ces mots reflètent 

parfaitement le thème de l'ouvrage et nous donnent le profil caractéristique de 

chaque livre 
2
. 

L'évolution 
 

L'exploration du champ thématique des éléments naturels montre que la 

distribution n'en est pas régulière à travers le corpus. Prenons les 14 premiers 

éléments de la liste n°1 groupons-les dans un tableau, dont la première ligne 

reproduit le total. 

La tendance générale n'est pas sans ruptures et reprises comme l'indique le 

graphique 3 qui de gauche à droite s'oriente selon la chronologie: déficitaire dans 

la période initiale du "nouveau roman" la nature est excédentaire dans les romans 

qui suivent Mondo sauf lorsque le genre, notamment celui des essais, s'y oppose.  

                                                 
2
 En annexe n°2, la liste des mots spécifiques des différents sous-corpus. 



 
Figure 2. Le détail de quelques éléments spécifiques 

 

 
Figure 3. L'évolution du vocabulaire spécifique 

 

En particulier la répartition chronologique des emplois du mot mer qui est 

le premier de la liste, résume à elle seule l'évolution.  

 



 
Figure 4. Le mot mer 

 

On peut examiner à la loupe chacune des lignes (comme ci-dessus le mot 

mer), mais aussi chacune des colonnes - c'est-à-dire chacun des textes - dont le 

profil se dessine (comme ci- dessous La Quarantaine) à travers le choix qui est 

fait à l'intérieur de la liste.  

 
Figure 5. La nature dans la Quarantaine 



Les contextes 

 

Si l'on se méfie des nombres et des figures, rien n'empêche de contrôler dans le 

texte l'emploi des mots. Chaque occurrence d'une forme est montrée dans son 

contexte (par défaut le paragraphe mais il est possible de d'étendre ou de 

diminuer la longueur des extraits). Pour l'exemple on livre ci-dessous quelques-

uns des contextes obtenus pour la mer. 

 

 
Figure 6. Quelques contextes du mot mer 

 
 
4. La fonction thématique 
 
Un clic sur un mot de la liste des spécificités renvoie directement aux contextes, 

de sorte qu'on peut mesurer instantanément si la relation des "corrélats" tient à la 

syntaxe (c'est le cas ici pour l'article féminin singulier la que la mer privilégie à 

l'exclusion des autres articles), à la phraséologie, aux expressions toutes faites, 

ou encore à un véritable lien sémantique, au partage de sèmes communs par 

quoi on peut définir un thème. 

Une fois le thème isolé - dans ce cas les mots qui gravitent autour du pôle mer - 

nous pouvons illustrer, par une graphique, l'évolution chronologique de la 

constellation lexicale qui entoure le pôle. La tendance du thème suit et complète 

celle du pôle (figure 4). Elle est en accord aussi avec celle du vocabulaire 

spécifique (figure 3). Les déficits de la période initiale font place à des 

excédents, du moins lorsque le genre romanesque est seul en cause.  

 

 



 
Figure 7. Le mot « mer » 

 

 
Figure 8. L'évolution d'ensemble du thème 

 

 

 



5. La distance lexicale. La connexion thématique des textes 
 
On ne veut plus cette fois isoler un thème, grâce à une sélection automatique ou 
raisonnée de mots privilégiés. Il s'agit de considérer le vocabulaire intégral de 
chacun des textes du corpus et de repérer ceux qui partagent des thèmes 
semblables. Mais on ne se préoccupe plus de fréquence. Pour un mot donné seul 
compte sa présence - ou son absence - dans le texte considéré. Ou plus 
exactement, pour deux textes dont on cherche à apprécier la connexion, un mot 
contribue à rapprocher ces deux textes s'il est commun aux deux et à augmenter la 
distance s'il est privatif et ne se rencontre que dans un seul. La collection des 
données est assez lourde parce qu'il faut considérer tous les mots sans exception et 
que pour chacun on doit prendre en compte tous les appariements de textes deux 
à deux (le nombre des confrontations pour n textes étant égal à n * (n - 1) / 2, et 
ici à 435). Elle est réalisée dans la phase d'indexation et le résultat auquel on 
aboutit est délivré par le bouton DISTANCE de la page STRUCTURE. 
 
Pour chaque paire considérée, la distance obtenue tient compte de l'étendue de l'un 
et l'autre vocabulaires, selon la formule; d = ((a - ab)/a) + ((b - ab)/b), où ab 
désigne la partie commune aux vocabulaires a et b (a - ab et b - ab recouvrant 
les parties privatives). C'est cette distance que montre le tableau dans sa partie 
supérieure, les éléments du calcul (parties communes et privatives) étant détaillés 
dans la suite (du moins lorsque la place est suffisante). Comme ce tableau a près 
de 1000 éléments, il est assez imperméable à l'interprétation, sauf à isoler un 
texte en montrant son profil parmi les autres textes, c'est-à-dire la distance 
variable qu'il établit avec tous les autres. Pour une vision synthétique des 
multiples accords bilatéraux qui lient les membres du réseau, le plus commode 
est de recourir à une carte, à la représentation graphique et quasi géographique 
qu'en donne l'analyse factorielle: 

 
Figure 9. Analyse factorielle de la connexion lexicale 



Pour qui connaît l'oeuvre de Le Clézio, l'interprétation est aisée. Le premier facteur 

est surtout sensible au genre. Il oppose le rêve à la réalité, les textes mythiques, 

à gauche, où l'action s'efface au profit de la contemplation, aux romans de la 

moitié droite, dont l'écriture est plus traditionnelle; cet axe rend compte de la 

diversité de l'écrivain. Le second facteur parcourt la chronologie du bas vers le 

haut du graphique; il rend compte de l'évolution de l'écrivain. Mais pourquoi parler 

qu'ils aient ou non une charge sémantique? En réalité le calcul étant indifférent 

aux faits de fréquence, les mots grammaticaux ne comptent pas plus que les 

autres. Leur influence est même réduite à néant, puisqu'ils se trouvent 

toujours dans la partie commune, à l'intersection de deux textes. Ils ne 

participent donc aucunement à la différenciation, laquelle repose en réalité 

sur les mots plus rares, sur ceux dont la compréhension - on dit maintenant 

l'intension - l'emporte sur l'extension. Ils sont plus chargés de traits 

sémantiques et ce sont eux qui donnent au texte sa coloration thématique. 
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Annexe n° 1 Composition du corpus 

No Titre Occurrences Vocables Code 
I Le procès-verbal 93025 10020 Pv 
2 La fièvre 101735 10128 Fi 
3 Le déluge 122373 12074 De 
4 L'extase matérielle 90633 8926 Ex 
5 Terra amata 92116 9282 Te 
6 Le livre des fuites 104456 9964 Fu 
7 La guerre 110609 9582 Gu 
8 Mydriase 9877 1878 Mv 
9 Les prophéties de Chilim Balam 8784 1911 Pr 
10 Mondo et autres histoires 99118 6629 Mo 
11 Vers les icebergs 2716 780 le 
12 L'inconnu sur la terre 124463 8457 In 
13 Petra 10226 1866 Pe 
14 Trois villes saintes 15358 2459 Vi 
15 Désert 150902 8337 Ds 
16 La ronde et autres histoires 83442 6425 Ro 
17 Le chercheur d'or 134529 9232 Ch 
18 Voyage à Rodrigues 38338 4896 Rd 
19 Le rive mexicain 87465 9275 Re 
20 Printemps et autres histoires 70244 6149 Pi 
21 Sirandanes 2516 765 Si 
22 Voyages au pays des arbres 2978 662 Ar 
23 Onitsha 76097 7199 On 
24 Étoile errante 118824 7748 Et 
25 Pawana 10616 1903 Pa 
26 Diego et Frida 73341 8897 Di 
27 La quarantaine 165642 11186 Qu 
28 Poisson d'or 86164 7582 Po 
29 La fête chantée 71039 8959 Fe 
30 Gens des nuages 21647 3845 Nu 
 TOTAL 2179273 49773   



Annexe n° 2 . Spécificités de chaque texte 

 



 

 


