
MÉTHODOLOGIE

DE LA 

PENSÉE ÉCRITE
PHI-1000
Pierre Poirier

UQAM 
Département de philosophie

La structure thématique du 

discours (2)



Un système pour référer à des passages



Systèmes de référence à des passages



Systèmes de référence à des passages



Système classique de référence à des passages



Système classique de référence à des passages



Notre système de référence à des passages

(PageDébut.ParagrapheDébut.LigneDébut-PageFin.ParagrapheFin.LigneFin)

Par exemple

(4.6.1-7.3.8)

• On peut simplifier l’écriture:
– Ne référer à la seconde coordonnée que si elle diffère de la première; ex.: (4.6.1-8)

– Utiliser « f » pour dénoter la dernière ligne du paragraphe



Notre système de
référence à des passages

Page 280, paragraphe 4, ligne 2

Donc: 
(280.4.2-280.4.12) ou
(280.4.2-12) ou
(280.4.2-f)

Page 280, paragraphe 4, ligne 12



Notre système de
référence à des passages

?



Notre système de
référence à des passages

Page 280, paragraphe 1, ligne 1



Stratégies métacognitives pour 
l’identification et la constitution de la 
structure thématique d’un texte



Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)

• Résumé de la stratégie
– Lire en posant des questions

– Déterminer rapidement le ou les premiers niveaux d’organisation 
thématique

– Chercher les oppositions et les ressemblances thématiques



Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)

• Note sur les stratégies métacognitives que nous verrons dans 
ce cours

1. Une stratégie métacognitive ne constitue pas une recette (un algorithme) conduisant 
assurément, et mécaniquement, au résultat escompté. Elle forme plutôt une 
heuristique, c'est-à-dire un ensemble d'objectifs à viser et d'actions intermédiaires à 
accomplir, favorisant la découverte de la structure (thématique, pragmatique ou 
logique) d'un texte.

2. Il faut comprendre l’identification des structures (thématique, pragmatique et logique) 
d’un texte comme une enquête où vous faites des hypothèses que vous validez ou 
infirmez. Le texte vous présente un ensemble d’indices qui, en général, ne sont pas 
suffisants pour complètement identifier cette structure. Il vous faut y ajouter la 
connaissance générale des structures que l’on rencontre dans les texte, des normes qui 
contraignent normalement la construction de ces structures, une méthode d’enquête 
(une stratégie métacognitive), et une certaine familiarité avec le texte et son contexte 
historique et théorique.



• La lecture active (en général):
– Lire en cherchant de l’information

– Lire en se posant des questions

– Lire en prenant des notes

• Notre lecture active (celle que nous appliquerons dans ce 
cours):
– Lire en se posant constamment des questions spécifiques selon le type 

d’analyse (thématique, pragmatique ou logique) que l’on fait.

– Lire en faisant constamment des hypothèses sur l’organisation 
(thématique, pragmatique ou logique) du texte qu’on lit et en 
esquissant des structures (arborescentes ou tabulaires) représentant 
ces hypothèses.

Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)



1. Lire en posant des questions:
– Lire en se posant constamment la question « Quel est le thème de ce 

(segment de) texte? » (ou: « De quoi parle l’autrice ou l’auteur dans 
(segment de) texte? »)

– Consigner les thèmes reconnus (par exemple en les marquant dans la marge 
ou dans une grille d’analyse) tout en faisant une hypothèse quant au niveau 
d’organisation du thème.

2. Porter attention aux indices présents dans le texte
– L’introduction, la conclusion et les débuts et fin de sections sont des endroits 

privilégiés où la personne qui a écrit le texte nous informe sur les thèmes 
qu’elle aborde. Consigner ceux-ci comme des hypothèses sur les thèmes de 
niveau supérieur du texte.

– Être sensible à tous les endroits dans le texte où la personne qui a écrit le 
texte nous parle de son texte.

Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)



3. Déterminer rapidement le premier niveau d’organisation:
– Déterminer le thème principal du texte. 

– Identifier comment ce thème est divisé en sous-thèmes, et essayer de valider 
cette hypothèse en cherchant le principe de division responsable de cette 
division.

– Esquisser le plan thématique du texte au premier niveau d’organisation. Ce 
plan constitue votre première hypothèse quant à l’organisation thématique du 
texte. Cette hypothèse provisoire ne sera validée que lorsqu’elle conduira à 
une interprétation satisfaisante de l’organisation thématique du texte en 
entier.

4. Si les thèmes de second niveau (ou certains d’entre eux)  
sont facilement identifiables, répéter les deux dernières 
étapes du point précédent pour esquisser le plan thématique 
au second niveau (partiellement ou complètement).

Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)



5. Si des thèmes paraissent accessoires, les ignorer lors de la 
constitution du plan thématique du texte.

6. Établir la liste des thèmes des paragraphes. 
– Si deux ou plusieurs paragraphes successifs ont le même thème, 

considérer leur regroupement comme une unité thématique. N’écrire 
le thème qu’une seule fois dans la liste.

– Observer si un ensemble de thèmes successifs n’ayant pas le même 
thème semblent néanmoins avoir certain lien thématique. Faire une 
hypothèse quant au thème plus général qui les regrouperait.

– Observer s’il y a des thèmes qui semble constituer des oppositions 
conceptuelles. Les marquer comme telles.

Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)



7. En commençant du haut vers le bas (c.-à-d., du niveau 0 vers les niveaux 
1, 2, 3, 4, etc.), tracer un premier plan (sous forme tabulaire ou 
arborescente)  de l’organisation thématique du texte;

8. Valider ce plan en cherchant à voir si ses oppositions conceptuelles sont 
homogènes. 

9. Si elles ne semblent pas l’être, appliquer le principe de charité et 
retravailler l’analyse, voire la recommencer (mais pas à zéro, puisque les 
informations extraites pour tracer le premier plan serviront de base à la 
nouvelle analyse, et au nouveau plan). 

10. Si, après quelques tentatives, il n’est pas possible d’obtenir un plan dont 
les oppositions sont homogènes, considérer que le texte est peut-être 
mal structuré sur le plan thématique ou que vous ne possédez pas une 
connaissance suffisante du domaine pour l’analyser correctement ; si 
c’est un texte qui vous importe, considérer le relire après un certain 
temps.

Stratégie métacognitive pour l’identification de la 
structure thématique d’un texte (qu’on lit)



1. Déterminer le thème principal du texte que vous entendez écrire.

– Prendre le temps d’évaluer ce thème. Est-ce un thème pertinent et clair ? Est-
ce le thème sur lequel on vous a demandé de travailler ? Est-il possible de 
traiter ce thème dans l’espace ou le temps qui vous est alloué ? Au besoin, 
préciser ou clarifier le thème, en choisir un qui est plus spécifique ; ou encore, 
si rien ne permet de l’améliorer, considérer changer de thème.

2. Déterminer comment vous allez diviser ce thème principal et ainsi créer 
l’opposition conceptuelle de premier niveau. 

– Encore une fois, prendre le temps d’évaluer cette division. L’opposition 
conceptuelle est-elle homogène ? Quel principe de division en est 
responsable ? Se poser pour chacun des thèmes de premier niveau les 
questions que vous vous étiez posées pour le thème principal. Faire les 
changements qui s’imposent.

Stratégie métacognitive pour la constitution de la 
structure thématique d’un texte (qu’on écrit)



3. Répéter le point précédent pour chacun des thèmes du premier niveau 
de manière à créer le second niveau d’organisation thématique.

4. En général, pour un texte de taille normale (10-25 pages), il n’est pas 
nécessaire, et peut être contre-productif, de spécifier davantage 
l’organisation thématique. Pour un livre, un mémoire ou une thèse, 
appliquer cette stratégie une première fois pour constituer l’organisation 
thématique de l’ouvrage entier, et une seconde fois pour chacun des 
chapitres de l’ouvrage.

Stratégie métacognitive pour la constitution de la 
structure thématique d’un texte (qu’on écrit)



Exemple d’analyse thématique d’un texte



Analyse thématique du texte de Nietzsche



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes brèves

• Mon attitude face aux habitudes

• Début d'une habitude brève

• Vie quotidienne avec une 
habitude brève

• Fin des habitudes

• Les habitudes durables

• La vie sans habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes brèves

• Mon attitude face aux habitudes 

• Début d'une habitude brève

• Vie quotidienne avec une 
habitude brève

• Fin des habitudes

• Les habitudes durables

• La vie sans habitudes

Déroulement 
temporel 
d’une 
habitude 
brève

Habitudes 
brèves vs 
durables



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes brèves vs durables
– Les habitudes brèves

• Mon attitude face aux habitudes brèves

• Le déroulement temporel d’une 
habitude brève

– Début d'une habitude brève

– Vie quotidienne avec une 
habitude brève

– Fin des habitudes brèves

– Les habitudes durables

• La vie sans habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes brèves vs durables
– Les habitudes brèves

• Mon attitude face aux habitudes brèves

• Le déroulement temporel d’une 
habitude brève

– Début d'une habitude brève

– Vie quotidienne avec une 
habitude brève

– Fin des habitudes brèves

– Les habitudes durables

• La vie sans habitudes

La vie avec 
et sans 
habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes (dans la vie ?) (La vie 
avec et sans habitudes ?) Les 
habitudes brèves vs durables
– La vie avec habitudes

• Les habitudes brèves

– Mon attitude face aux habitudes brèves

– Le déroulement temporel d’une 
habitude brève

» Début d'une habitude brève

» Vie quotidienne avec une 
habitude brève

» Fin des habitudes brèves

• Les habitudes durables

– La vie sans habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

• Les habitudes (dans la vie ?)
– La vie avec les habitudes

• La vie avec les habitudes brèves

– Mon attitude face aux habitudes brèves

– Le déroulement temporel d’une habitude brève

» Début d'une habitude brève

» Vie quotidienne avec une habitue brève

» Fin des habitudes brève

• La vie avec les habitudes durables

– La vie sans habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

Les habitudes dans la vie

1. La vie avec habitudes
1.1 La vie avec des habitudes brèves

1.1.1 Mon attitude face aux habitudes brèves de la vie

1.1.2 Le découlement des habitudes brèves de la vie

1.1.2.1 Comment débutent les habitudes brèves de la vie

1.1.2.2 Comment se déroulent les habitudes brèves de la vie

1.1.2.3 Comment se terminent les habitudes brèves de la vie

1.2 La vie avec des habitudes durables

2. La vie sans habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

Les habitudes 
dans la vie

1. La vie avec 
habitudes

1.1 Les 
habitudes 

brèves

1.1.1 Mon 
attitude

1.1.2 Leur 
découlement

1.1.2.1 Début 1.1.2.2 Milieu 1.1.2.3 Fin

1.2 Les 
habitudes 
durables

2. La vie sans 
habitudes



Analyse thématique du texte de Nietzsche

1. Quel est le thème principal de ce texte?

2. Quelle en est l’articulation conceptuelle 
principale (premier niveau)?

3. Cette articulation est-elle homogène?

4. Si oui, quel principe de division a 
déterminé sa constitution?

5. Pouvez-vous en imaginer d’autres?

6. Peut-on analyser différemment la 
thématique du texte à ce niveau?

7. Poursuivez l’analyse conceptuelle pour 
un ou deux autres niveaux. Que 
remarquez-vous concernant la division 
thématique?

8. Reconstituez l’arbre représentant la 
structure thématique du texte.



Analyse thématique de la première méditation
(Descartes 1641, Édition Garnier-Flammarion 1979)

Des choses que l’on peut révoquer en doute (57-69)
1. Le projet d’une fondation de la connaissance (57.1-59.1)

1.1 La justification du projet (57.1)
1.1.1 Justification philosophique (57.1.1-10)
1.1.2 Justification personnelle (57.1.11-17)

1.2 La méthode qui réalisera le projet (57.2-59.1)
1.2.1 La nature de la méthode, énoncée généralement (57.2.1-5)
1.2.2 L’objet de la méthode (les principes) (57.2.5-59.1)

2. Des choses que l’on peut révoquer en doute (59.2-65.2)
2.1 Les objets sensibles (59.2-61.1)
2.1.1 Les objets sensibles éloignés (59.2)
2.1.2 Les objets sensibles rapprochés (59.3-61.1)

2.1.2.1 La difficulté de douter des objets sensibles rapprochés (59.3)
2.1.2.2 L’artifice du rêve (59.4-61.1)

2.2 Les propriétés sensorielles générales (61.2-67.2)
2.2.1 La composition des objets sensibles par les propriétés sensorielles générales (61.2-63.2)

2.2.1.1 Dans le rêve (61.2-63.1)
2.2.1.2 Dans le réel (63.2)

2.2.2 La valeur des sciences des propriétés sensorielles générales (63.3-65.2)
2.2.2.1 Apparente indubitabilité de ces sciences (63.3)
2.2.2.2 Possibilité d’un Dieu trompeur (63.4-65.1)
2.2.2.3 Nécessité d’une nature trompeuse (65.2)

3. Une méthode pour ne pas être trompé (67.1-69.2)
3.1 La résolution de ne plus croire en ses anciennes croyances (67.1)
3.2 La nature de la méthode, énoncée concrètement (67.2-69.1)
3.3 Le retour au réel après la méditation (69.2)
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