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In tro duc tion
La tra duc tion est l’énon cia tion dans la langue cible (LC) de ce qui a
été énon cé dans la langue source (LS), en trans met tant le plus fi dè le‐ 
ment pos sible le mes sage. Elle a donc comme but op ti mal «  le rem‐ 
pla ce ment par fait en un seul sens » (D-L. Gor lée, 2016) des ma té riaux
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consti tu tifs des langues (G. Mou nin, 1963) et va rié tés de langues (I-L.
Hen driks, 2012) en contact et «  doit tou jours tenir compte du
contexte » (M. Gui dère, 2016, p.10). En effet, gui dées par cet idéal, la
su per po si tion par faite et l’étroite congruence entre les sys tèmes lin‐ 
guis tiques peuvent être com pen sées par une ri gueur dans le choix de
termes pré cis, ex haus tifs, et ac ces sibles au pu blic visé (N. Froe li ger,
2003).

Nous dis tin guons gé né ra le ment deux types de tra duc tion (E-C. Ilin ca
& A-M. To mes cu, 2013)  : la tra duc tion lit té raire qui a pour objet
d’étude la poé sie, le roman, le récit et la tra duc tion spé cia li sée qui est
consa crée aux dis cours tech niques, scien ti fiques, ju ri diques, po li‐ 
tiques. Cette dis tinc tion re lève moins des pro cé dés de tra duc tion que
des ca rac té ris tiques in hé rentes aux dis cours concer nés. Dans le pre‐ 
mier cas, une marge de ma nœuvre est lais sée au tra duc teur qui tient
compte de l’in di vi dua li té de l’au teur et de sa créa ti vi té. Le choix ap‐ 
proxi ma tif du mot ne peut pas avoir par fois de consé quences fâ‐ 
cheuses sur la visée du dis cours. Dans le se cond cas, le tra duc teur est
confron té à des ma té riaux en constante évo lu tion où « ap pa raissent
des dif fi cul tés qui tiennent à l’in sta bi li té sé man tique des termes, à la
néo lo gie, à la po ly sé mie, à la sy no ny mie, aux em prunts ou aux
calques », et une mal adresse de tra duc tion peut com mettre l’ir ré pa‐ 
rable (E-C. Ilin ca & A-M. To mes cu, 2013, § 10).

2

Ces ja lons étant posés, nous pou vons main te nant fo ca li ser notre at‐ 
ten tion sur la tra duc tion dans le champ spé ci fique des tech no lectes 1

bi lingues. Dans ses écrits, L. Mes saou di (1990, 1995, 2000, 2002, 2013)
ob serve qu’à dé faut d’éla bo ra tion des termes issus de la tra duc tion du
concept (et non du si gni fié) ou d’une mo bi li sa tion des don nées si gni‐ 
fi ca tives de l’ex pé rience et par ta gées par la col lec ti vi té visée, le tra‐ 
duc teur se contente de trans po ser un si gni fié de la langue- source (le
fran çais) à la langue- cible (l’arabe). Or, une tra duc tion « qui ne s’at ta‐ 
che rait qu’à la forme des uni tés tech no lec tales sera im pré cise et
même dé for mante » (L. Mes saou di, 1995, p. 11).

3

Dans un contexte où l’in for ma tion mé di cale consti tue « un enjeu de
santé » (M. Sus ter sic, 2017, p. 4), dans la me sure où elle porte sur « les
diag nos tics, les ré sul tats d’exa mens, les trai te ments pro po sés, les
risques, bref tout ce qui peut les [(les pa tients)] concer ner au re gard
de leur état de santé » (J-P. Rey naud, 2018, § 1) nous sommes en droit
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d’avan cer qu’un désac cord sur le sens qu’elle vé hi cule peut avoir des
consé quences dra ma tiques, mar quées de ma nières plu rielles, la tentes
ou pa tentes. Ce désac cord est ob jec ti vé par la vé ri fi ca tion de l’ap pro‐ 
pria tion de l’in for ma tion trans fé rée au pa tient. Une telle in cur sion du
cher cheur dans le do maine de la ré cep tion est fa vo ri sée par sa longue
pré sence sur le ter rain. Sa pré sence est fa vo ri sée par son sta tut de
«  praticien- chercheur  » (C. De La ver gene, 2007) et ren for cée lors
d’une pré cé dente re cherche doc to rale qui a porté sur l’ana lyse des
pro duc tions lan ga gières qui cir culent dans la re la tion mé de cin/pa‐ 
tient 2.

Gui dée par une ap proche so cio lin guis tique va ria tion niste 3, cette
contri bu tion vise à re pé rer les signes d’im per fec tion de la pra tique
vul ga ri sa trice en tre prise par les mé de cins. Elle en tend mon trer que
les pro duits ter mi no lo giques issus de la tra duc tion des termes mé di‐ 
caux fran çais vers l’arabe stan dard réa lisent des glis se ments ou des
dé per di tions du sens. Ces pro duits laissent ap pa raître un sub strat
her mé tique at ta ché à l’énon cé de dé part et qui ne dé clenche, par
consé quent, au cune re pré sen ta tion men tale chez le pa tient. Ré‐ 
flexion faite sur le che min à frayer pour vé ri fier notre hy po thèse,
nous avons opté pour une dé marche ana ly tique du tech no lecte col‐ 
lec té. Ceci im plique l’exa men de son pro cès de sé man ti sa tion, la sai‐ 
sie de la part cog ni tive qui le sous- tend et l’ex plo ra tion de sa por tée
in ter ac tive. Pour ce faire, notre cor pus fera l’objet d’une ana lyse d’un
point de vue lexi cal, sé man tique et mor pho syn taxique en vue de dé‐ 
cou vrir le fonc tion ne ment des termes en cir cu la tion du rant le rap‐ 
port médecin- patient.

5

As pects mé tho do lo giques
Notre longue pré sence sur un ter rain hos pi ta lier ma ro cain en tant
que soi gnant nous a per mis de re mar quer l’écart qui se creuse entre
pa tient et mé de cin dans l’échange et a sti mu lé notre ré flexion sur les
points po ten tiels de concor dance des res sources lan ga gières mo bi li‐ 
sées par ces in ter lo cu teurs. Notre ana lyse s’ap puie sur un cor pus oral
(qui équi vaut à 54 heures d’en re gis tre ments audio des échanges entre
les pa tents et les mé de cins), issue d’une ob ser va tion par ti ci pante, qui
a duré une année, dans un ter rain hos pi ta lier ma ro cain. Des énon cés
em pi ri que ment at tes tés, ser vant à ver ba li ser l’ex pé rience de la
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consul ta tion ou de l’hos pi ta li sa tion, for ma li sant la concep tion ou la
per cep tion de la ma la die, ont consti tué les prin ci paux ma té riaux ré‐ 
col tés. Ils sont conçus dans une pers pec tive sys té mique pour me su‐ 
rer leur degré de rap pro che ment ou d’écart par rap port au concept.
En effet, les élé ments du dis cours re te nus pour l’étude cor res pondent
à des en ti tés ter mi no lo giques, sa vantes ou or di naires, simples ou
com plexes, de type syn tag ma tique, pré sen tées comme des pro duits
de la pra tique vul ga ri sa trice en tre prise par les mé de cins ou des po‐ 
ten tia li tés si gni fiantes adop tées par les pa tients. Il s’agit alors de sai‐ 
sir les marques dif fé ren tielles d’ac tua li sa tion des concepts mé di caux
et me su rer l’écart entre les dif fé rents pa ra digmes dé no mi na tifs.

650 pa tients 4 et 11 mé de cins 5 ont par ti ci pé à notre en quête socio-  et
eth no lin guis tique. Notre mé thode, re po sant sur une lo gique d’échan‐ 
tillon nage aléa toire stra ti fié, vise moins la re pré sen ta ti vi té des com‐ 
por te ments lin guis tiques de la po pu la tion en quê tée que la com pré‐ 
hen sion de ceux- ci. C’est en com bi nant les ré sul tats gé né rés par nos
moyens d’in ves ti ga tion (en tre tien in ter ac tif et ob ser va tion par ti ci‐ 
pante) que le sen ti ment d’avoir par cou ru la ma jeure par tie du ter ri‐ 
toire sou le vé par la ques tion s’in ten si fie. Lorsque les don nées re le‐ 
vées se sont avé rées de simples confir ma tions de ce qui a été pré cé‐ 
dem ment ob ser vé, c'est- à-dire que lorsque les don nées ont at teint
un cer tain ni veau de re don dance et qu’aucun ren sei gne ment in édit
ne se fait jour, c’est alors qu’on a ob te nu ce qu’il est conve nu d’ap pe ler
la sa tu ra tion. C’est là où la di men sion em pi rique de la re cherche a
cédé la place à la phase de des crip tion et d’ana lyse. L’ac cord des
membres de ces groupes à de ve nir par ti ci pants à la re cherche pro‐ 
cède du vo lon ta riat, cet ac cord est libre de toute contrainte, in dé‐ 
pen dant de toute ma ni pu la tion. À tra vers un consen te ment éclai ré,
libre et conti nu, ces personnes- ressources ont rendu pos sible l’en‐ 
quête. Nous avons pu in ter ve nir en notre qua li té de pro fes sion nel de
santé, pré sent lors des consul ta tions ou des vi sites mé di cales, pour
faire ré pé ter un énon cé peu au dible ou des in for ma tions pas sées
sous- silence et in ci ter les pa tients à ver ba li ser leur ap ti tude/in ap ti‐ 
tude à as si mi ler les pro duits lan ga giers qui leur sont des ti nés au
cours ou en de hors du col loque mé de cin/pa tient. Des en tre tiens en
si tua tion mé ta lin guis tique nous ont per mis de re cueillir les ap pré cia‐ 
tions des in for ma teurs sur des tech no lectes for mu lés par leurs in ter‐ 
lo cu teurs et leurs fa çons de par ler res pec tives. C’était aussi un mo ‐
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ment op por tun pour re le ver les dif fé rentes uni tés tech no lec tales qui
ac tua lisent le concept en ques tion et pro cé der à une tri an gu la tion
des sources.

Notre ana lyse mo bi lise plu sieurs ni veaux lin guis tiques (lexi cal, mor‐ 
pho syn taxique et sé man tique) et reste consciente du cadre théo rique
so cio lin guis tique va ria tion niste. Ce cadre est ca pable d’ac cueillir l’hé‐ 
té ro gé néi té dans ses formes so cia le ment struc tu rées. La co- 
occurrence de va rié tés 6 lan ga gières en cir cu la tion dans le dis cours y
est conçue comme un ter reau pro pice d’iden ti fi ca tion des lieux de di‐ 
ver gences, d’in com pré hen sion et de mé com pré hen sion entre les pa‐ 
tients et l’équipe mé di cale.

8

Par com mo di té d’ana lyse, nous avons opté pour un co dage spé ci fique
per met tant un re pé rage aisé des énon cés propres à cha cun des pro‐ 
ta go nistes de la com mu ni ca tion : seules les in for ma tions per ti nentes
sont in té grées au texte, elles sont pré sen tées par des ini tiales (M) ou
(P) qui se ré fèrent res pec ti ve ment aux énon cés oraux pro duits par les
mé de cins et les pa tients. Chaque tour de pa role est trans crit, fai sant
l’objet d’une tra duc tion lit té rale dou blée d’une tra duc tion ex pli ca tive.

9

Ana lyse du cor pus oral
L’un des as pects lan ga giers qui a par ti cu liè re ment re te nu notre at‐ 
ten tion lors de notre pré sence sur le ter rain est le re cours des mé de‐
cins à l’arabe stan dard pour trans mettre à leurs pa tients des sa voirs
mé di caux, conçus et pen sés dans le fran çais mé di cal (langue d’en sei‐ 
gne ment de la mé de cine au Maroc). Pour as su rer une dy na mique in‐ 
ter ac tive, des mé de cins pro cèdent à une re ver ba li sa tion des termes
sa vants ou une ré ex pres sion de leur sens en pui sant dans un ré ser‐ 
voir ter mi no lo gique de cette langue. Il s’agit alors des re prises dis‐ 
cur sives qui s’ins crivent dans une opé ra tion de vul ga ri sa tion. Cela dit,
n’ayant très sou vent pas conscience des ré per cus sions lin guis tiques
fu tures au mo ment de la sé lec tion des termes de la langue- cible et la
ma nière de les ar ti cu ler syn tag ma ti que ment pour s’ex pri mer, les mé‐ 
de cins, pour qui le re cours à l’arabe stan dard est censé lever la bar‐ 
rière du sa voir mé di cal com plexe, ver ront leur sé cu ri té ébran lée. Ceci
s’ex plique es sen tiel le ment par le fait que les uni tés tra duites res tent
at ta chées aux si gni fiants de la langue de dé part. En fait, ce qui est
pris pour équi valent du tech no lecte éso té rique reste une in for ma tion
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nou velle en at tente d’une élu ci da tion. Vue sous cet angle, l’im mua bi li‐ 
té ré fé ren tielle ga ran tis sant un pas sage de L1 (le fran çais ou l’an glais)
à L2 (l’AS) sans in ci dence sur la struc ture des tech no lectes à trans fé‐ 
rer s’avère, semble- t-il, une condi tion exi geante pa ra ly sant tout pro‐ 
ces sus de re struc tu ra tion du dis cours mé di cal. Nous tou chons ici à la
tâche dé li cate, pour ne pas dire fa ta le ment (au moins ici) vouée à l’in‐ 
suc cès, qui consiste à consi dé rer l’ac ti vi té mé ta tech no lec tale qu’est la
tra duc tion vers l’AS comme pro cé dé d’ac crois se ment de la den si té in‐ 
for ma tive. Ceci est d’ailleurs une des ca rac té ris tiques ma jeures du
dis cours tech nos cien ti fique où les « dif fé rences d’éco lo gie, de culture
ma té rielle, so ciale ou ad mi nis tra tive existent aussi, mais sous une
forme plus af fi née de non- coïncidence du dé cou page concep tuel  »
(R. Ko cou rek, 1982, p.187) fa çon né par les sys tèmes lin guis tiques.

Il ne sur pren dra per sonne, ayant déjà vécu l’ex pé rience d’une consul‐ 
ta tion où le mé de cin opère un va- et-vient entre l’AS (qu’il tient pour
lan gage usuel) et le tech no lecte sa vant fran çais, que la dé marche tra‐ 
duc tive, no tam ment telle qu’elle est prise en charge par les mé de cins
en quê tés, ne peut être en vi sa gée comme une pra tique vul ga ri sa‐ 
trice 7. Que peut bien si gni fier « إلتِّهاب ا لَّوزتین » (les an gines 8) pour celui
ou celle qui n’a pas fré quen té les bancs de l’école  ? Qu’attendons- 
nous d’un pa tient, si culti vé soit- il, à qui nous ren dons l’ex pres sion
« sclé rose en plaques » par «  تصلُّب الصفائح » ? Nous dou tons fort qu’un
spé cia liste de la langue arabe par vienne à éta blir la cor res pon dance
entre « le sphinc ter anal 9 » et «  رجیة ,Cer tai ne ment ? « العَضَلة العاص ة الشَّ
ce type de rap pro che ment est sus cep tible de l’éton ner.

11

D’une façon gé né rale, la re for mu la tion in ter lin guis tique en traîne des
al té ra tions du conte nu. Le pas sage d’une langue d’éla bo ra tion
concep tuelle à l’AS (à forte do mi nance des termes mé di caux cal qués
sur le mo dèle lexico- sémantique et mor pho syn taxique fran çais et an‐ 
glais) re cèle for cé ment une dé na tu ra tion de la te neur exacte du syn‐ 
tagme de dé part, celui- ci peut être :

12

Ex pri mé avec une sur charge sé man tique (la lo cu tion « an gine de poi trine 10 »
glo sée par l’ex pres sion figée « دریة mais in ter pré tée par des pa tients ,« الذبحة الصَّ
comme un syn tagme libre),
Dilué dans une for mule creuse (« le L.C.R 11 » par rap port à « ائِّل النُّخاعي ,(« السَّ
Conser vé in té gra le ment en gar dant ses élé ments consti tu tifs (« virus Ebola »
rendu par « إبولا فیروس » où le to po nyme « Ebola » reste non mar qué à l’oral),
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Ré or ga ni sé sui vant la com pé tence ver bale et pa ra ver bale du lo cu teur (« frac ‐
ture ou verte » pa ra phra sée par l’item « كَسر » dont le type est spé ci fié par une
bat te rie de signes ges tuels).

Pour exa mi ner les pro lon ge ments des ten ta tives dé ployées par les
mé de cins pour ju gu ler le dé fi cit tech no lec tal des pa tients, nous al lons
exa mi ner les deux pa ra digmes de for ma tion des équi va lents en
langue arabe dont ils usent : le trans fert ré fé ren tiel terme à terme des
ma té riaux lin guis tiques de la langue de dé part vers la langue d’ar ri‐ 
vée. Nous ré fé rons par- là à un type de tra duc tion qui ne dé passe pas
le cadre in tra dis cur sif. Ce genre de pa ral lé lisme entre struc tures
propres aux langues qui se suc cèdent sur la chaîne syn tag ma tique
nommé « calque » fera l’objet d’une ana lyse lin guis tique dans le pre‐ 
mier volet. Le se cond volet dé bat tra d’un autre mode de for ma tion
des équi va lents arabes : il s’agit des groupes de mor phèmes af fixaux
d’ori gine gréco- latine qui fondent la ter mi no lo gie mo no lexi cale fran‐ 
çaise et qui donnent lieu à des suites po ly lexi cales en arabe. Il sera
ques tion moins d’un lis tage des énon cés réa li sés dans la langue
source aux quels se ront col lés les énon cés re for mu lés res pec ti ve‐ 
ment. Il ne s’agira non plus d’un simple exa men des ef fets dis cur sifs
pro duits par les opé ra tions pa ra phras tiques. Notre ob jec tif,
rappelons- le, consiste à dé cou vrir les in suf fi sances du mo dèle de
rap pro che ment des ré fé rents de la mé de cine d’un pa tient non aver ti.
En un mot, nous vi sons la dé li mi ta tion des contraintes lin guis tiques
qui em pêchent l’in ter com pré hen sion.

13

La for ma tion des équi va lents par calque

On dit qu’il y a calque lin guis tique lors qu’il y a trans po si tion de la
struc ture de la langue L1 dans la langue L2 (C-M. Racu, 2010). Par
struc ture, nous dé si gnons la mor pho lo gie ou le sé man tisme d’une
unité lexi cale ainsi que le moule syn taxique ré gis sant une construc‐ 
tion plu ri lexi cale. C’est une mo da li té de tra duc tion qui consiste à re‐ 
pro duire lit té ra le ment l’ar chi tec ture d’un énon cé ap par te nant à la
langue source par le moyen des ou tils lin guis tiques de la langue cible.

14

Cette dé marche en ga gée par des mé de cins prend le sens d’une re for‐ 
mu la tion qui fait œuvre à leurs yeux d’un outil de vul ga ri sa tion. Elle
per met donc, selon l’écra sante ma jo ri té des mé de cins, un accès fa cile
à l’in for ma tion. Elle est, somme toute, pour eux, un moyen d’in ten si fi ‐

15
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(M) : Oui la sclé rose en plaques ka nsemmi- w ha ta Sal lub ‘aSSafā‘iħ.

  Il s’agit de la sclé rose en plaques au tre ment dit la sclé rose des plaques.

  Elle s’agit de la sclé rose en plaques

(P) : cend- u r-raS ki gul-u lu…

  La ma la die de la tête, ils l’ap pellent…

  Cette ma la die qui touche le cer veau, son ap pel la tion m’échappe !

ca tion sé man tique. Le mé de cin, veillant à ce que ces pro pos soient
clairs, se per met par fois deux types d’usages tech no lec taux stra ti fiés.
Le pre mier est fait de tech no lectes sa vants ex pri més ou non, vec teur
d’un ac quis pu re ment scien ti fique, le se cond est mé ta tech no lec tal,
ver ba li sé en arabe, mais qui laisse ap pa raître un sub strat her mé tique
éma nant du pre mier.

Parmi les tour nures qui in tro duisent la re for mu la tion, nous trou vons
les élé ments déic tiques sui vants : « ka ngul- u l-ha », « ka nsemmi- w
ha  », «  mā yu sam ma  », «  yecni  » («  au tre ment dit  », «  en d’autres
termes », « c'est- à-dire »). Les syn tagmes fai sant l’objet de cette op‐ 
tion portent sur des diag nos tics, des or ganes, des types d’in ter ven‐ 
tion chi rur gi cale, ils ont en com mun le mo dèle com bi na toire (Nmas‐ 
dar + Npri mi tif), c'est- à-dire (un dé ver bal+Npri mi tif). Venons- en aux
ex traits col lec tés dans le cor pus qui vé ri fie ront ce phé no mène :

16

Dans les pro pos du mé de cin, nous re mar quons que les deux énon cés
: «  la sclé rose en plaques » et « تصلُّب الصفائح  » sont in tro duits comme
pré sen tant une pa ren té sé man tique. Pour ga ran tir une com pré hen‐ 
sion mu tuelle, celui- ci pro cède à une concep tua li sa tion se conde.
Per sua dé que «   تصلُّب الصفائح  » qui pos sède une sur face concep tuelle
iden tique à l’énon cé « la sclé rose en plaques » est un gage d’un trans‐ 
fert as su ré du sa voir scien ti fique, il ne s’at ten dait pas à l’in ap ti tude de
son in ter lo cu teur à l’as si mi la tion de la suite pa ra phra sée. Le pa tient,
de son côté, se trou vant face à une suite, pour lui vide du sens, dé cide
de prendre part au bon dé rou le ment du dia logue, mais à sa façon.
Nous ar ri vons main te nant au vif de la ques tion, là où une ex pli ca tion
dé taillée et convain cante est plus qu’un im pé ra tif, elle ne doit souf frir
d’aucun re tard.

17

D’abord, la sclé rose en plaques est une ma la die ca rac té ri sée par l’en‐ 
dom ma ge ment de l’en ve loppe qui en toure les fibres ner veuses si‐

18
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tuées dans le cer veau et la moelle épi nière. À la suite d’un dé rè gle‐ 
ment du sys tème im mu ni taire, des cel lules qui font par tie du corps
consi dèrent cette en ve loppe comme un corps étran ger et se mettent
donc à l’at ta quer (P. Gal lien, B. Ni co las et A. Gui chet, 2012). Ce mé ca‐ 
nisme com plexe se solde par des ci ca trices consti tuées d’un tissu
épais et dur ou sclé ro sé, les dites ci ca trices sont vi sua li sées sur l’ima‐ 
ge rie par ré so nance ma gné tique (IRM) sous forme de plaques. En ré‐ 
su mé, le dur cis se ment (ou la sclé rose) des ré gions tou chées est
consé cu tif à des ci ca trices don nant l’as pect des plaques 12.

Cette lo cu tion re pré sente la struc ture (N+prép+N) : elle est com po sée
d’un sub stan tif fé mi nin sin gu lier dé ter mi né par l’ar ticle dé fi ni (la sclé‐ 
rose) et d’un syn tagme pré po si tif qui as sure la fonc tion de com plé‐ 
ment dé ter mi na tif dudit sub stan tif. La pré po si tion « en » in tro dui sant
le com plé ment «  plaques  » (dont l’ar ticle a été en le vé afin de per‐ 
mettre une construc tion gram ma ti ca le ment cor recte) sert à ex pri mer
la na ture de l’objet pré cé dem ment cité 13. Du sub stan tif « la sclé rose »
au syn tagme pré po si tif, on est passé du gé né ral au par ti cu lier.

19

Le syn tagme «  تصلُّب الصفائح » pré sente à étu dier une tête no mi nale rat‐ 
ta chée à la ra cine ver bale tri li tère qui dé crit l’ac tion « صَلَّب » (dé ri vé du
verbe simple (« َصَلُب  »), ob te nu en re dou blant la deuxième lettre « ل »
pour ex pri mer l’in ten si té), à la quelle est ajou té la lettre « ت  » dé no‐ 
tant ainsi un ré flé chi pas sif, et énon çant un pro cès en cours de réa li‐ 
sa tion . Nous pou vons dé si gner l’unité lexi cale «   تصلُّب  » comme un
verbe no mi na li sé ou un dé ver bal. Celui- ci est dé ter mi né par l’ex pan‐ 
sion an nec tive « الصفائِّح  » : nom fé mi nin plu riel construit avec l’ar ticle
dé fi ni (ال) où la hamza "أ" ini tiale est pho né ti que ment mar quée, alors
que le « lam »/ « ل » s’as si mile à la consonne so laire « ص  » à la quelle
une «  shad da » (signe dia cri tique de gé mi na tion des consonnes) est
ajou tée. Ici, le rap port de su bor di na tion re liant le deuxième lexème
au pre mier s’éta blit sans pré po si tion.

20

En termes d’ac tan tia li té, ce rap port se pré cise comme suit  : l’ex pan‐
sion an nec tive en tre tient avec la base du syn tagme ter mi no lo gique
une re la tion ac tan cielle de pa tient, parce que « الصفائِّح » subit l’ac tion
de « تَصَلٌّب  ». Celui- ci ren voie donc à un faire trans for ma teur qui af‐ 
fecte la qua li té du consti tuant post po sé sé lec tion né comme objet du
pro cès. C’est dire qu’il est l’ac teur de l’ac tion. Néan moins en pas sant
au peigne fin cet énon cé, nous nous ren dons compte que l’ana lyse de
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la re la tion sé man tique et mor pho syn taxique éta blie entre le
substantif- tête et le com plé ment de mande une ap pli ca tion sou te nue.
De fait, en se ba sant sur l’ex pli ca tion scien ti fique du phé no mène ca‐ 
rac té ris tique de cette pa tho lo gie, il de vient fa cile d’in fé rer que l’an‐ 
nexion ne joue ni le rôle d’un sujet (comme c’est le cas dans l’ap pel la‐ 
tion « رایین تَصَلٌّب الش » / l’ar té rio sclé rose), ni celui de com plé ment d’objet
di rect (maf cul bih), comme l’illustre l’exemple : «  زرع الكلیة » / la greffe
du rein.

Pour tant, tout porte à croire que « الصفائِّح » (plaques) est une par tie in‐ 
té grante du corps hu main et qu’elle souf frait d’un dom mage (dont le
mé ca nisme se solde par une sclé rose), que ces plaques « الصفائِّح  » ont
été par exemple molles, mais sous l’effet de cette pa tho lo gie elles
changent de condi tion (dans le sens des sciences phy siques) et de‐ 
viennent ri gides. Par tant de là, nous pou vons ar guer que l’ex pan sion
an nec tive marque la fin d’un pro ces sus com man dé par la base dé ver‐ 
bale « تَصَلٌّب  » et que l’état ex pri mé par celle- ci n’est pas l’abou tis se‐ 
ment de la trans for ma tion des plaques en cette qua li té. Par consé‐ 
quent, le frag ment ter mi no lo gique «  la sclé rose en plaques » n’a pas
seule ment subi une en tro pie (une désor ga ni sa tion voire une perte
d’in for ma tion), il a été sujet à d’im por tants dom mages ten dant à dé‐ 
con cer ter l’énon cia taire.

22

Enfin, il im porte de si gna ler aussi que les tra duc teurs au to ma tiques
offrent des équi va lents su jets à cau tion, ci tant par exemple : «  التصلب
un syn tagme no mi nal (« lit té ra le ment : « la sclé rose mul ti pliée) « المتعدد
dont la réa li sa tion ne fe rait que ra jou ter une couche sé man tique
opaque au conte nu de dé part. Nous ren con trons dans muc jam l- 
macani une dé si gna tion plus au moins dé taillée par rap port à la pre‐ 
mière  : «   تصلب الأنسجة المتعدد » (lit té ra le ment  : «  la sclé rose des tis sus
mul ti pliée ») 14 dans la me sure où elle fait men tion du pa tient réel sur
le quel s’exerce le pro cès الأنسجة (les tis sus car les nerfs sont ta pis sés de
tis sus, voir la dé fi ni tion énon cée supra). Autre tra duc tion spé ci fiant
cette fois la ca rac té ris tique de la sclé rose 15, beau coup plus proche du
syn tagme source est : «  التصلب اللواحي ». Tou te fois, mal gré leurs de grés
illo cu toires dif fé ren ciés, nous sou te nons l’idée selon la quelle, une
pers pec tive de vul ga ri sa tion ou verte sur la tra duc tion par calque ne
donne pas en tière sa tis fac tion.

23
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(M) : dakʃi jay men la contrac tion uté rine yecni ‘in qi baD r-raħim

  Cela est dû à la contrac tion uté rine c'est- à-dire la contrac tion uté rine

  C’est la contrac tion uté rine qui en est la cause

(P) : daba ġa- n-bqa hakka ma q bu Ta ?

  Et je res te rai comme ça at ta chée

  Et ces contrac tions vont durer long temps ?

Est la cu naire éga le ment, l’opé ra tion tra dui sante qui vise à rendre ac‐ 
ces sible l’énon cé «  contrac tion uté rine  » en la cal quant du fran çais
pour don ner le ré sul tat de « حم إنقِّباض الر ». Le « dire au tre ment » se ma‐ 
ni feste, en core une fois dans l’ex trait ci- dessous, sous forme d’un
ordre sé quen tiel pré sen tant l’en semble « contrac tion uté rine » ayant
l’as pect d’un en co dage et la com bi nai son «  حم إنقِّباض الر  » pré sen tée
comme un dé co dage. L’an crage du pas sage du bloc her mé tique vers
ce qui est posé comme son équi valent est as su ré par le mar queur mé‐ 
ta lin guis tique /yecni/ (c'est- à-dire) :

24

Ayant es ti mé que la pa tiente pos sède des connais sances très ru di‐ 
men taires en ma tière de mé de cine scien ti fique et dans le but d’orien‐ 
ter son dis cours en fonc tion de l’in ter lo cu trice, le mé de cin pen sait
que cette va rié té de pa ra phrases pour rait nour rir cette am bi tion. Or
le pas sage du syn tagme ter mi no lo gique fran çais vers l’arabe pose au‐ 
tant de pro blèmes qu’il pa raît en ré soudre  : loin de ré pondre au be‐ 
soin d’in for ma tion de la pa tiente, l’unité syn taxique «  حم إنقِّباض الر  »
main tient le ca rac tère éso té rique de la for mu la tion de dé part, em pê‐ 
chant ainsi l’émer gence du sens.

25

Dans « la contrac tion uté rine » nous avons d’un côté le sub stan tif fé‐
mi nin dé fi ni «  la contrac tion  » qui dé note une ac tion in ache vée, de
l’autre côté, une épi thète de com plé men ta tion ou de sens re la tion nel
« uté rine » étant donc la forme ré duite du syn tagme pré po si tion nel
(de l’uté rus). L’unité syn taxique « contrac tion uté rine » peut donc être
in cluse dans la ca té go rie (N+adj) ou être clas sée de type (N+prép+N).
Cela dit, la contrac tion uté rine ren voie au mou ve ment brusque de
res ser re ment de l’uté rus : comme celui- ci « est consti tué en ma jeure
par tie de muscle. Il est le siège de contrac tions, que ce soit pen dant
les règles, l'ovu la tion, un rap port sexuel, l'ac cou che ment ou une in‐ 
fec tion, etc 16.
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Quant à l’agen ce ment syn taxique «  حم إنقِّباض الر  » il est fait d’une base
mas dar in tran si tif qui a pour schème in fi cal no mi na li sant l’ac tion ver‐ 
bale « َإ نقَبَض » dont le mo dèle est in fa ca la (formé lui- même à par tir du
verbe simple fa ca la   » et de l’élé ment ( قَبَضَ : م حِّ الر  » qui a la fonc tion
d’ex pan sion an nec tive. Il re pré sente l’ac tant à l’ori gine de l’ac tion ex‐ 
pri mée par la base. Nous concluons qu’entre la base no mi nale et l’an‐ 
nexion s’éta blit une re la tion ac tan cielle d’agent, car, c’est l’uté rus qui
se contracte.

27

Tournons- nous main te nant du côté des traits sé man tiques ac ti vés
dans cet en semble tech no lec tal, dans muc jam lma ca ni l’en trée «  إ 
est dé fi nie comme « un re ploie ment vers l’in té rieur » ou « un «  نقَبَضَ
repli  » ce qui cor res pond par fai te ment au pro ces sus d’  «  in vo lu‐ 
tion » 17, une étape pos té rieure à l’ac cou che ment, mar quée par la ré‐
duc tion de la di men sion uté rine. Nous dé dui sons donc que deux
concepts se té les copent dans le même terme « إ نقِّباض  » : la contrac‐ 
tion qui ré fère aux spasmes ab do mi naux contri buant à l’ex pul sion du
fœtus, et l’in vo lu tion suc cé dant à la dé li vrance. Qui plus est, une
autre ac cep tion dé rou tante don née à «   إ نقِّباض » est at tes tée dans
muc jam lma ca ni, nous y re pé rons l’équi valent « sclé rose » que nous
avons évo qué plus haut.

28

Il est op por tun d’at ti rer l’at ten tion sur une autre réa li té sous- jacente :
alors que dans les dé fi ni tions scien ti fiques 18 don nées du terme «  la
contrac tion  », les au teurs usent des ad jec tifs qua li fi ca tifs ca rac té ri‐ 
sant la dou leur (nous trou vons par exemple «  ins tan ta née  », «  peu
fré quente et iso lée  », «  ir ré gu lière  » …), les dé fi ni tions don nées en
arabe 19 passent sous si lence cette ca té go rie de dis cours si né ces saire
à l’as si mi la tion de la va leur de l’unité tech no lec tale «  contrac tion  ».
Cet item ap pa raît sou vent au plu riel et laisse voir ainsi la ré pé ti tion
conti nuelle des pous sées : on dit «  les contrac tions uté rines » pour
par ler scien ti fi que ment. Tan dis que le plu riel arabe consti tue un
usage abu sif. En consé quence, la re for mu la tion de la com po si tion sa‐ 
vante « la contrac tion uté rine » en ces termes « حم إنقِّباض الر » ne peut
en aucun cas faire sens, au contraire, elle freine le par cours in ter pré‐ 
ta tif et crée des condi tions dé fa vo rables de ré cep tion.

29

Il ne sert à rien de mul ti plier les exemples, les choses sont main te‐ 
nant claires, l’op ti mi sa tion des échanges lan ga giers passe par un
amé na ge ment dis cur sif qui ex clut toute tra duc tion par calque. Nous
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avons vu que le calque fonc tionne comme une tech nique de vul ga ri‐ 
sa tion re le vant de l’uto pie, il tra hit un conte nu dé na tu ré, rendu mé‐ 
con nais sable ou fai sant cou rir le risque d’une més in ter pré ta tion. Cela
est dû d’abord à la dis pa ri té des tra di tions gram ma ti cales (arabe et
fran çais), aux termes tech niques qui ré sistent à une tra duc tion sim‐ 
pliste, au sur gis se ment à chaque fois de concepts nou veaux né ces si‐ 
tant une ap pli ca tion mé ti cu leuse conco mi tante, et enfin, il faut le
dire, à l’ap pau vris se ment et des mé de cins et des pa tients en ca pi tal
tech no lec tal arabe.

Pro cé dés d’in tro duc tion des TS com po ‐
sés
Le tech no lecte du fran çais mé di cal réuni dans notre cor pus ne se ré‐ 
duit pas à des uni tés simples, il est com po sé éga le ment de plu sieurs
mor phèmes ou uni tés com plexes as su rant cha cune une va leur gram‐
ma ti cale par ti cu lière. Le tech no lecte sa vant col lec té ren ferme es sen‐ 
tiel le ment une ra cine for mant le point nodal dudit tech no lecte, elle
pos sède une in di ca tion sé man tique le plus sou vent in va riable. Rares
sont les ra cines qui peuvent, une fois col lées à d’autres termes, chan‐ 
ger de sens : ci tant entre autres la ra cine cirvic- (dé ri vé du latin cer‐ 
vix : col, et aussi de cer vi cis : nuque) ré fé rant au « cou » dans « cer vi‐ 
cal gie » (cervic-  + algie(dou leur)), et au « col de l’uté rus » dans « cer‐ 
vi cite  » (cervic-  + ite ( in flam ma tion))  ; ou en core le mot « car dios‐ 
pasme » où la ra cine « car dio » si gni fiant le car dia : « l’ori fice par le‐ 
quel com mu niquent l’es to mac et l’œso phage » peut in duire en er reur,
en ce sens qu’elle sug gère le mot « cœur ».

31

À côté de la ra cine, il existe, comme nous l’avons lais sé en tendre ci- 
dessus, des af fixes, il s’agit de pré fixes ou suf fixes qui ap portent des
in for ma tions spé ci fiques à la base (ou ra cine), ce sont des élé ments
qui servent à créer des mots nou veaux par, ce qui est com mu né ment
ap pe lé, la «  dé ri va tion ». Nous pou vons donc avoir une dé ri va tion
pré fixale, suf fixale, pa ra syn thé tique (mots construits par l’ajout de
plu sieurs af fixes), des pro duits issus de la dé ri va tion im propre (le dia‐ 
bé tique, l’am pu té, la mé no pau sée…) ou de la dé ri va tion ré gres sive
(an gine, mé de cin, débit…). Si nous com pa rons gastr- ite/gastr- algie,
dys- mén-orrhée/ a- mén-orrhée, hypo- tension/hyper- tension, a- 
trophie/hypo- trophie/hyper- trophie… nous voyons qu’il y a des uni tés
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ré cur sives stables ou ra cines (gastro- , - tension, - trophie, -mén-)
comme il y a aussi des mor phèmes pla cés tan tôt avant celles- ci (a-,
dys-, hypo-, hyper- ), tan tôt après (-ite, - algie, - orrhée). Ces mor‐ 
phèmes mo di fient et la forme et le sens de la base. Leur iden ti fi ca tion
per met l’as si mi la tion du sens du terme sa vant parce qu’ils sont ca rac‐ 
té ri sés par une cer taine ré gu la ri té.

Les termes dé ri vés comptent des af fixes qui ne sont pas spé ci fi que‐ 
ment mé di caux : le pré fixe pri va tif (a-), bi naire (di-), le pré fixe (poly-)
qui im plique l’idée de mul ti pli ci té, le suf fixe (–gie) si gni fiant «  une
science », le suf fixe di mi nu tif (-ette) et des af fixes propres à la mé de‐ 
cine : (-ite), (- algie), (-ose). La pre mière ca té go rie d’af fixe est sol li ci tée
par des let trés fran co phones alors que le deuxième reste gé né ra le‐ 
ment le propre des mé de cins.

33

Le tech no lecte mé di cal col lec té com prend éga le ment des termes
dont la construc tion mor pho lo gique est basée sur une conca té na tion
d’uni tés sa vantes. Celles- ci consti tuent des mi cro con textes va riés,
couvrent des ex pé riences hé té ro gènes, elles ont alors des ca pa ci tés
ré fé ren tielles au to nomes  : «  électro- encéphalogramme  »,
« oesophago- gastro-duodénale ». Ce genre d’agen ce ment peut prê ter
à une lec ture com po si tion nelle, c'est- à-dire qu’il pos sède un sens dé‐ 
duc tible à par tir de la somme des si gni fiés consti tu tifs 20.

34

D’une ma nière gé né rale, le ma té riel tech no lec tal des sciences mé di‐ 
cales dont font usage les mé de cins est un com po sé d’élé ments de
for ma tions di ver si fiées et com plexes, ils pro cèdent d’un hé ri tage
gréco- latin, cel tique et ger ma nique, al liant à la fois des termes sa‐ 
vants et des mots du fran çais com mun. Ces pro duits lan ga giers ont
ceci de par ti cu lier qu’ils sont ma jo ri tai re ment mo no sé man tiques, sty‐ 
lis ti que ment neutres, of frant peu de pos si bi li tés sy no ny miques et po‐ 
ly sé miques d’où la pro fu sion dans notre cor pus des tra duc tions in‐ 
exactes et mal adroites qui riment avec des vul ga ri sa tions boi teuses.
En effet, le terme mé di cal ré clame de façon im pé rieuse un équi valent
pré cis sans conqué rant, ré plique par faite, dont l’aire sé man tique lui
in carne à mer veille. Il est ques tion ici d’une quête illu soire, face au‐ 
quel cer tains mé de cins ré agissent par l’iner tie, mais d’autres par lé‐ 
gè re té ou par té mé ri té.

35

Notre ana lyse a mon tré que la ter mi no lo gie mé di cale, le plus sou vent
com po sée, lors qu’il fait l’objet d’une trans mis sion de l’in for ma tion

36



Lorsque la traduction entraîne des déviations référentielles : l’exemple d’une stratégie vulgarisatrice à
forts enjeux

Licence CC BY 4.0

(M) : l-‘acraD dyal la mé nin gite… (Si lence) ‘il ti hab s-saħaya l-li ban-u li-na

  Les symp tômes de la mé nin gite c’est dire l’in flam ma tion des mé ninges qu’on a vu

  Elle pré sente des symp tômes en fa veur d’une mé nin gite.

(P) : ‘il ti hab

  In flam ma tion ?

qu’il contient du fran çais vers l’arabe, il subit, en plus d’une re for mu‐ 
la tion de type syn taxique, une dé per di tion du sens. Ainsi, les tech no‐ 
lectes qui servent à conden ser des conte nus pro po si tion nels d’une
ma nière syn thé tique donnent lieu aux tech no lectes arabes co or don‐ 
nés, jux ta po sés ou des phrases par fois étof fées, mais ne dé clen chant
au cune re pré sen ta tion men tale chez le pa tient. C’est le cas de «  إٍ لتِّهاب
حایا الس » (la mé nin gite) 21 :

Nous re mar quons que pour une seule unité ré fé ren tielle comme
« mé nin gite » la tra di tion arabe dis pose de deux termes (ce qui cor‐ 
res pond à une struc ture mi ni male) pour dé si gner la no tion cou verte
par celle- ci. De même, en plus de la dis sec tion et in ver sion de l’ordre
des mor phèmes com po sant cette unité com plexe, la dé marche tra‐ 
duc tive a dé bou ché sur une pé ri phrase né bu leuse pour l’énon cia taire.
L’in flam ma tion (الالتهاب) qui est une ré ponse de l’or ga nisme à une
agres sion (lé sion, ir ri ta tion, corps étran ger…) fait in ter ve nir un mé ca‐ 
nisme com plexe. Donc, l’usage de l’unité tech no lec tale « إٍ لتِّهاب » dé no‐ 
tant l’in flam ma tion dans le syn tagme no mi nal « حایا إٍلتِّهاب الس » sup pose,
ne serait- ce, qu’un mi ni mum de connais sances en ma tière de la mé‐ 
de cine soit ac quis. Les pa tients se la re pré sente d’une ma nière floue,
par cel laire, ne fa vo ri sant au cune ap pro pria tion du concept de l’in‐ 
flam ma tion ou condui sant à des glis se ments sé man tiques. Ils n’en re‐ 
tiennent que l’une de ses ma ni fes ta tions, en l’oc cur rence « la cha leur
lo cale ».

37

Ce qui a été dit du sub stan tif ver bal « إٍلتِّهاب » peut s’ap pli quer dans le
cas de l’ex pan sion an nec tive : « حایا الس » plu riel du «  حاءة dé fi ni dans « سِّ
muc jam lma ca ni comme une « en ve loppe du cer veau ». Ce terme de‐ 
meure, pour cer tains pa tients, opaque. Les quels mo bi lisent dans ce
cas des construc tions pé ri phras tiques en arabe dia lec tal, des ti nées à
pal lier leur dé fi cit ter mi no lo gique, de type « mi crobe f r-raS » (lit té‐ 
ra le ment : « mi crobe dans la tête ») ou « virus f r-raS » (lit té ra le ment :
« virus dans la tête »).
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Cer tains mé de cins optent pour un modus ope ran di que nous pou vons
qua li fier d’in gé nieux pour contour ner la dif fi cul té im po sée par le flou
des tech no lectes arabes. Nous ci tons en l’oc cur rence la mo du la tion :
une mo da li té qui consiste à em prun ter la voie du chan ge ment de
point de vue dé no mi na tif, c'est- à-dire, la sub sti tu tion de l’abs trait par
le concret. C’est ainsi que «  حایا الس  », reçu par le pa tient comme une
pure abs trac tion, est rendu dans plu sieurs pas sages par «  طاء   غِّ »
(«  cou ver ture, en ve loppe  »). L’image d’un cer veau «  cou vert  »,
congruente avec celle cou rante dans la vie quo ti dienne, semble beau‐ 
coup plus per ti nente pour as su rer une in ter com pré hen sion.
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Par ailleurs, les exemples ne manquent pas dans notre cor pus lors‐ 
qu’il s’agit des af fixes dont la trans po si tion dans les ma té riaux lin guis‐ 
tiques de l’AS dresse des écueils, c’est le cas no tam ment du suf fixe –
ome (voir le ta bleau) dans «  lym phome  », et dans «  fi brome  » où il
prend la va leur du sub stan tif «  tu meur  La prin ci pale pierre .(وَرَم) «
d’achop pe ment vient du fait que le nom mas dar (وَرَم) est un hy per‐ 
onyme, il se spé ci fie dans le pre mier cas par l’ad jec tif omis «  ma‐ 
ligne » (خَبیث) : on parle de « tu meur ma ligne », c’est- à-dire de can cer.
Dans le deuxième cas, il est ca rac té ri sé par l’ad jec tif « bé nigne » (حَمید).
On dit alors « tu meur bé nigne » (وَرَم حَمید) gé né ra le ment pour rendre
ac ces sible le terme « fi brome ». Se conten ter de la seule unité tech‐ 
no lec tale (وَرَم) re vient à oc cul ter une in for ma tion im por tante dont le
pro nos tic vital du pa tient en dé pend. Voyons voir ce que l’ajout des
par ti cules donne comme ré sul tat :
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Le lym phome de vient dans cer tains contextes «  یة ,« الورم الخبیث للعُقد اللمفاوِّ
le moins que nous puis sions dire c’est qu’il s’agit d’une suite syn‐ 
taxique lourde et ver ti gi neuse, dans le sens où elle re cèle plu sieurs
vo cables in usi tés par le ci toyen or di naire. Le fi brome a comme
construc tion tech no lec tale sub sti tuable «   الورَم اللیفي الحَمید » qui com‐ 
porte l’élé ment ancré dans le vo ca bu laire du pa tient pro fane, « الورَم »
(tu meur), et à l’égard du quel ce der nier dé ve lop pe rait sys té ma ti que‐ 
ment un sen ti ment d’an goisse. Rares sont les mé de cins qui optent
pour des équi va lents ex pri més en arabe ma ro cain, il s’agit no tam ment
de l’unité tech no lec tale à la quelle re courent la plu part des pa tients à
sa voir « ħbuba » (lit té ra le ment : « bou ton, ex crois sance de la peau »).
Le quel terme est doué d’une gé né ri ci té telle qu’elle ba na lise, selon les
mé de cins, le signe cli nique en ques tion. Son pen dant sombre ou sus ‐
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cep tible d’in quié ter cir cule au sein de la com mu nau té des pa tients
sous le si gni fiant « wel sis » (tu meur ma ligne ou por tée à l’être).

Presque le même sché ma se re pro duit avec le suf fixe - ectomie dans «
gas trec to mie », « pros ta tec to mie », « mas tec to mie », dont l’équi valent
se trouve dans la bouche de la plu part des mé de cins sous la forme
d’un sub stan tif  qui cor res pond dans muc jam lma ca ni au «  استِّئصال » :
dé ra ci ne ment. Nous trou vons dans ledit dic tion naire les exemples  :
«  dé ra ci ner l’arbre  » (la dé plan ter) ou de «  dé ra ci ner la ma la die  »
(l’éra di quer). Il y a alors l’idée d’ex tir pa tion qui re vient comme leit mo‐ 
tiv. Or dans «  gas trec to mie  », «  pros ta tec to mie  », «  mas tec to mie  »,
nous nous pou vons man quer de re le ver certes l’idée de « l’abla tion »
qui flotte sur leur sur face concep tuelle, mais cela ne veut du tout pas
dire né ces sai re ment qu’il s’agit d’un dé ra ci ne ment comme le laisse
en tendre le sub stan tif « استِّئصال  », car il peut y avoir une sec tion, où
l’or gane concer né reste par tiel le ment fonc tion nel, plus au moins
conser vé. Nous en dé dui sons que le lexème «   استِّئصال » si gni fie plus
qu’il le faut. Il dé passe, dans bien des cas, les contours sé miques dé fi‐ 
nis par le suf fixe –ec to mie.
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Pour dis si per tout mal en ten du dans ce genre de si tua tions, cer tains
mé de cins re courent à des épi thètes des crip tives  : «  gas trec to mie
par tielle », « pros ta tec to mie ra di cale », « mas tec to mie to tale » afin de
spé ci fier le type d’in ter ven tion chi rur gi cale. Ces ad jec tifs, sou ven te‐ 
fois sous- entendus dans la com mu ni ca tion entre pairs, se sous traient
à l’opé ra tion de la vul ga ri sa tion/tra duc tion.
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Ce qui a été dit des uni tés tech no lec tales consti tuées du for mant « - 
ectomie » reste va lable pour le terme « gly cé mie » qui se trouve sou‐ 
ven te fois as so cié à sa sup po sée pé ri phrase « معدل السكر في الدم » (lit té ra‐ 
le ment : « le taux du sucre dans le sang »). Une telle cor res pon dance
gé nère une ac tua li sa tion in forme du concept scien ti fique sous- jacent.
L’ex pres sion «  معدل السكر في الدم » amal game les trois tech niques du do‐ 
sage du glu cose dans le sang à sa voir, d’une part, la gly cé mie ca pil‐ 
laire 22 et la gly cé mie vei neuse 23 et d’autre part l’hé mo glo bine gly‐ 
quée 24. Dans des si tua tions de com mu ni ca tion scien ti fi que ment ou
tech ni que ment mar quée, l’unité tech no lec tale « gly cé mie » se trouve
énon cée avec pré ci sion, com bi née dans le pre mier cas à l’ad jec tif
« ca pil laire », iden ti fiée dans le deuxième cas au syn tagme « bilan gly‐ 
cé mique » ou re pré sen tée dans le troi sième cas par «  l’hé mo glo bine
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gly quée ». Si pour des mé de cins, le terme « gly cé mie » agit comme
une hy per ony mie sa lu taire pour dé si gner le ré fé rent tout en ex pri‐ 
mant la convic tion que «  le dé tail n’est pas très im por tant » 25, pour
d’autres, «  il n’y a aucun moyen lan ga gier pour ex pli ci ter da van‐ 
tage » 26. Au moins l’ex pres sion « معدل السكر في الدم  », selon ces der niers,
per met « d’évi ter la consé cra tion du terme ba na li sé « السكر » (le sucre)
et que les pa tients em ploient pour in tro duire le concept de la gly cé‐ 
mie.

Des la cunes lan ga gières et qui se soldent tou jours par des dé no mi na‐ 
tions hy per ony miques sont aussi évi dentes dans la tra duc tion des
termes «  an tal giques  », «  an ti spas mo diques  », «  anal gé siques  » et
« an tiin flam ma toires » par « ِمُضَادُّ الأَْلَم » (lit té ra le ment : « contre la dou‐ 
leur ») ou bien «   (« lit té ra le ment : « cal mant de la dou leur) « مسكن الأَْلَمِ
qui res tent, quoique conser vant cha cune un sé man tisme spé ci fique,
in ter chan geables. L’ex pres sion «    مُضَادُّ الأَْلَمِ  » réunit en confon dant le
type ou l’ori gine de la dou leur (in flam ma tion, spasme) et le mode
d’ac tion du trai te ment (éli mi na tion de la dou leur dans le cas des
« anal gé siques » ou son at té nua tion dans « an tal gique »). Elle ne peut
pas se sub sti tuer à la com bi nai son «   مسكن الأَْلَمِ » qui conserve le sub‐ 
strat de la dou leur pré sen tée comme une force face à la quelle on ne
peut qu’amoin drir l’effet 27. Cette pré fé rence ac cor dée aux termes « 
s’ex plique, au près des mé de cins, par le faible « مسكن الأَْلَمِ » et «  مُضَادُّ الأَْلَمِ
po ten tiel ex pli ca tif de l’unité tech no lec tale or di naire « dwa d l-ħriq »
(lit té ra le ment  : «  le mé di ca ment de la dou leur  ») que la plu part des
pa tients en font usage dans ce contexte.
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Nous pou vons tirer de ce qui pré cède la conclu sion que l’ap pa reillage
concep tuel mé di cal ren ferme des formes com pactes consti tuées de
mor phèmes ré duits doués d’une por tée ré fé ren tielle éten due. Ces
mor phèmes font, selon la tra di tion gram ma ti cale arabe, l’objet des
pé ri phrases qui ne s’har mo nisent pas avec les élé ments de dé part. En
effet, dans notre cor pus, une que relle sé man tique semble « col ler à la
peau » de chaque opé ra tion de trans fert des tech no lectes mé di caux
du fran çais vers l’arabe. D’un tech no lecte mé di cal com po sé en fran‐ 
çais à une re for mu la tion en arabe, nous re le vons une dis tor sion sé‐ 
man tique dont les ré per cus sions sont né fastes. Sans dis po ser des in‐ 
gré dients tech no lec taux qui sti mulent la pro duc tion d’un dis cours
per ti nent, le pa tient reste sans voix et dé lègue sa tâche de quête du
sens à la fa mille qui se charge de s’in for mer et lui re trans mettre un
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conte nu sou vent dé for mé. On constate sou vent le re trait du pa tient
des échanges en en chaî nant des ho che ments de tête faus se ment ap‐ 
pro ba teurs ou en ré pon dant par «  ah oui j’ai com pris  » pour faire
bonne fi gure. La mau vaise ob ser vance du trai te ment, les in toxi ca‐ 
tions mé di ca men teuses, la dé gra da tion de la re la tion mé de cin/pa‐ 
tient et les ac cro chages qui op posent les pro fes sion nels de santé et
les pa tients ou leurs proches sont tou jours là pour im po ser la né ces‐ 
si té de re dou bler d’ef forts afin de faire de la re la tion thé ra peu tique
un es pace de com mu nion in ter ac tive et ef fi cace.

Conclu sion
Le tech no lecte sa vant est sou vent rendu par des construc tions ex pri‐ 
mées en arabe lit té raire, char gées d’éso té risme, qui, au lieu d’en le ver
le ca rac tère opaque au dis cours pri maire, elles y ajoutent une couche
d’her mé tisme. Ce trans fert s’ac com pagne d’une dé per di tion des
sèmes per ti nents. In fine, la tra duc tion vers l’arabe telle qu’elle est
en tre prise par les mé de cins ne peut nour rir l’am bi tion du trans fert du
sa voir mé di cal.
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Tout compte fait, les pa ra phrases à visée tra duc tive aux quelles re‐ 
courent les mé de cins fonc tionnent comme des co oc cur rences des
pro pos scien ti fiques. Elles rap portent ra re ment des ré sul tats sa tis fai‐ 
sants en ma tière d’in ter com pré hen sion étant donné que leur re pro‐ 
duc tion spon ta née et mul ti si tua tion nelle sup pose ho mo gènes les in‐ 
ter lo cu teurs aux quels ces pa ra phrases sont des ti nées.
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Dans ce sens, nous re joi gnons Mou nin en di sant que la tra duc tion
n’est pas qu’af faire de sen si bi li té aux langues. Le re non ce ment à cet
idéal que sont la su per po si tion par faite et l’étroite congruence peut
être com pen sé par une ap pli ca tion au tra vail de do cu men ta tion, une
ri gueur dans le choix des termes pré cis, ex haus tifs, issus d’une adap‐ 
ta tion du concept et donc ac ces sibles au pu blic visé. L. Mes saou di
sou tient à cet égard que «  l’opa ci té des ter mi no lo gies ne s’ex plique
pas par des in suf fi sances in hé rentes aux LS ou LC. Elle pro vien drait
des pra tiques tra dui santes qui ont ten dance à ne re te nir que l’as pect
gé né rique des tech no lectes tra duits » (2000, p. 424).
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Ce pen dant, leur trans pa rence se me sure à l’aune des stra té gies
d’adé qua tion dé ployées par la LC pour une ap pro pria tion concep ‐
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An nexes
Uni tés tech no lec tales em ployées par les mé de cins et leurs équi va lents en fran- 

çais mé di cal

Tech no lecte en arabe stan dard Equi va lents en fran çais mé di cal

دریة الذبحة الصَّ L’an gine de poi trine

ر جیة العَضَلةة العاصرة الشَّ Sphinc ter anal

إلتهاب ا للوزتین Les an gines

ائِّل النُّخاعي السَّ Le li quide céphalo- rachidien

كَسر Frac ture

زرع الكلیة La greffe du rein

رایین تَصَلٌّب الش L’ar té rio sclé rose

حم إنقِّباض الر Contrac tion uté rine

فیروس إبولا Virus Ebola

وَرَم Lym phome /Fi brome

م حِّ استئصال الرَّ Hys té rec to mie

استئصال المعدة Gas trec to mie

استئصال البروستات Pros ta tec to mie

استئصال الثدي Mas tec to mie

حایا إٍ لتِّهاب الس Mé nin gite

قرحة المعدة Ul cère gas trique

ارتفاع الضغط Hy per ten sion

فقرالدم Ané mie

عسرالهضم Dys pep sie

إخصاب Fé con da tion

كدمه Ec chy mose

كدمه Hé ma tome

تعفن In fec tion

میكروب Mi crobe

جرتومة Mi crobe

جرثومة المعدة He li co bac ter Py lo ri

الاكسجین Oxy gène
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التهاب In flam ma tion

الحموضة في الحلق Re flux gastro- œsophagien

التهاب البنكریاس Pan créa tite

معدل السكر في الدم Gly cé mie

الهیموفیلیا Hé mo phi lie

الصفائح الدمویه Pla quette

الكریات الحمراء Glo bules rouges

الكریات البیضاء Glo bules blancs

ضمور Hy po tro phie

مُضَادُّ الأَْلم مسكن الأَْلَم An tal giques ; an ti spas mo diques ; anal gé siques ; an tiin flam ma toires

1  Le tech no lecte est dé fi ni par L. MES SAOU DI comme «  un savoir- dire,
écrit ou oral, ver ba li sant, par tout pro cé dé lin guis tique adé quat, un sa voir,
ou un savoir- faire, dans un do maine spé cia li sé  » (2010, p. 134). Le terme
«  tech no lecte  », ajoute l’au teure, revêt «  un ca rac tère plus gé né rique qui
celui de langue spé cia li sée » (Ibid, p. 127).

2  KHOU DRI Ab der ra fiî (2022), Le Tech no lecte mé di cal, d’une ana lyse des
usages à une pro po si tion de so lu tions aux dif fi cul tés d’in ter com pré hen sion.
Thèse de doc to rat. Uni ver si té Ibn To fail.

3  La va ria tion pro cède de la mul ti pli ca tion des lo cu teurs. Sui vant leur
choix, leur com pé tence com mu ni ca tive, et en fonc tion de la si tua tion
d’énon cia tion, nous voyons ap pa raître non seule ment des sy no nymes,
quasi- synonymes et pseudo- synonymes, mais aussi une forme de sy no ny‐ 
mie de fait. C'est- à-dire une sy no ny mie à fonc tion com pen sa toire, in ter ve‐ 
nant pour pal lier un dé fi cit dé no mi na tif lors du « té les co page de deux pa ra‐ 
digmes for mels dif fé rents fa mi lier vs sa vant par exemple » (B. TUR PIN, 2002,
p. 67).

4  50% des pa tients en quê tés sont anal pha bètes, 30 % ont un ni veau
d’études pri maires, 10% ont un ni veau d’études se con daires et 10% dis‐ 
posent d’un ni veau d’études uni ver si taires. Ils ont tous pour langue de com‐ 
mu ni ca tion l’arabe ma ro cain qui sert de langue vé hi cu laire par ex cel lence
lors de leur en tre tien avec le mé de cin.

5  Deux mé de cins in ternes (ra re ment en ca drés par les mé de cins ti tu laires,
ils forment le pre mier et par fois l’unique contact des pa tients avec la struc‐ 
ture hos pi ta lière) et neuf mé de cins ti tu laires. Ces der niers dis posent d’un
di plôme d’État de doc teur en mé de cine, un di plôme qui sanc tionne les huit
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ans d’an nées d’études après le bac ca lau réat pour les gé né ra listes et jusqu’à
12 pour d’autres spé cia li tés. Le fran çais est om ni pré sent dans toutes les ma‐ 
tières qui leur sont en sei gnées, la ma jo ri té de ces cours porte sur des dis ci‐ 
plines pu re ment scien ti fiques. Au cune place n’est faite dans le sché ma pé‐ 
da go gique qui leur est des ti né, aux mo dules ayant trait à la ter mi no lo gie, la
psy cho lo gie, la so cio lo gie ou la com mu ni ca tion.

6  L’hé té ro gé néi té du pay sage lin guis tique au Maroc est frap pante et in‐ 
con tes table  : en plus de l’Ama zi ghe, l’arabe ma ro cain consti tue la pra tique
lin guis tique d’une grande par tie de la po pu la tion ara bo phone, la langue de
com mu ni ca tion de tous les jours. L’arabe stan dard qui a im po sé sa pré sence
par le biais de la po li tique d’ara bi sa tion, à l’aube de l’in dé pen dance, est doté
d’un sta tut de langue de l’ad mi nis tra tion de l’en sei gne ment et des mé dias.
Le fran çais est pré sen té comme un ves tige co lo nial, jouis sant d’un pri vi lège
consi dé rable, en tant que vé hi cule du sa voir mo derne, of fi ciel le ment re con‐ 
nu. L’an glais et l’es pa gnol sont vus comme un préa lable à l’in té gra tion des
sphères de l’édu ca tion su pé rieure et des em plois va lo ri sants.

7  Après ce re gard cri tique ap por té sur la ques tion lan ci nante des pro cé dés
à mettre en œuvre pour as su rer l’in ter com pré hen sion, et à la quelle nous
nous at ta che rons à y ap por ter des élé ments de ré ponse, va suivre une pe tite
pré ci sion ré dac tion nelle et mé tho do lo gique : que l’on n’aille pas croire que
nous sommes en train de dé trô ner l’AS, il se rait ab surde de pen ser même à
dé non cer un sys tème lin guis tique éla bo ré. En te nant ces pro pos, nous ne
pé chons pas par excès de mé ti cu lo si té, car un tel dé ve lop pe ment est propre
à dé chaî ner les pas sions et paver le che min vers une dis cus sion by zan tine
entre zé la teurs de langues… A cet égard, il est dif fi cile de por ter un ju ge‐ 
ment clair sur la cause des dé for ma tions de l’énon cé pa ra phra sé. S’agit- il
des mé de cins qui, même for més aux sub ti li tés de la ter mi no lo gie mé di cale
n’ar rivent pas à ins tau rer une re for mu la tion réus sie  ? La dif fé rence de
struc ture entre langue de dé part et langue d’ar ri vée est- elle res pon sable de
ce genre de ma laise ? Est- il rai son nable de poin ter du doigt le pa tient qui
soi- disant ne four nit aucun ef fort cog ni tif pour se pro cu rer l’in for ma tion ?
Nous n’avons ici ni l’es pace, ni la vo lon té pour in cri mi ner qui que ce soit,
nous ten tons de dé ga ger les struc tures propres au tech no lecte des pra ti‐ 
ciens et in sis te rons sur les zones d’ombres lais sées par le type de dis cours
de vul ga ri sa tion énon cé par ces der niers.

8  L’arabe ma ro cain est éga le ment em ployé comme res source de trans fert
du sa voir mé di cal au pa tient. Le terme «  l-ħlaqm » est lar ge ment uti li sé à
cet effet. Tou te fois, des cas iso lés re pré sen tés par l’usage des équi va lents en
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AS res tent plus par lants à notre étude étant donné l’enjeu dra ma tique qu’ils
sou lèvent.

9  Ce que la ma jo ri té des pa tients dé si gnent par le terme arabe ma ro cain
« l-lor » (lit té ra le ment : « der rière ») qui s’ins crit dans une mo da li sa tion eu‐ 
phé mique. Le si gni fiant «  رجیة reste éga le ment un sub sti tut « العَضَلة العاص ة الشَّ
eu phé mique mo bi li sé uni que ment par des mé de cins in ternes. Il est at tes té
deux fois et qua li fié par les pa tients aux quels il est des ti né de « com plexe »
et « di dac tique » (nous tra dui sons).

10  Dou leur tho ra cique due à une di mi nu tion d’ap port en oxy gène né ces‐ 
saire au bon fonc tion ne ment du muscle car diaque.

11  Le li quide cé pha lo ra chi dien, li quide qui pro tège une par tie du cer veau et
de la moelle épi nière des chocs et des in fec tions. Il se trouve conden sé chez
les pa tients sous le si gni fiant arabe ma ro cain «  l-ma  » (lit té ra le ment  :
«  l’eau ») dont l’ubi qui té (pour ré fé rer à la fois aux « urines », aux « sé cré‐ 
tions va gi nales », aux « sé ro si tés » est in ver se ment pro por tion nelle à sa co‐ 
lo ra tion par ti cu liè re ment spé cia li sée. Son usage ité ra tif, mul ti si tua tion nel
pré ci pite son ajout à l’en semble « ano din » ou « in sen sé » et pour les mé de‐ 
cins à l’élu der.

12  Cf. D. BRAS SAT (2010), « Phy sio pa tho lo gie de la sclé rose en plaques ». In
La presse mé di cale, vol. 39, no 3, p. 341-348.

13  Il s’agit d’un em ploi qui, à notre connais sance, fait dé faut dans les ou‐ 
vrages de gram maire, nous l’ap pel le rons, faute de terme évo quant le rôle
qu’elle joue dans ce syn tagme, une pré po si tion «  ca té go ri sa trice  » en ce
sens, dans notre cas, qu’elle per met de spé ci fier le type de la ci ca trice (la
sclé rose) : celle qui a la forme d’une plaque.

14  https://www.al maa ny.com/fr/dict/ar-fr/scl%C3%A9rose+en+plaque
s/%20%20consult%C3%A9e, consul té le 13 jan vier 23.

15  https://fr.glosbe.com/fr/ar/scl%C3%A9rose, consul té le 13 jan vier 23. Il
consti tue un hapax, at tes té au près d’un neu ro logue. Les gé né ra listes re‐ 
courent le plus sou vent à la struc ture «   تصلُّب الصفائح  ». Pré ci sons d’em blée
que la ques tion de la cré di bi li té des ré fé rences we bo gra phiques se pose, par
ri co chet, au cher cheur dans la me sure où celui- ci les consi dère comme des
sources po ten tielles d’in for ma tion mé di cale pour le ci toyen lamb da, mais
aussi pour le mé de cin en quête des op tions vul ga ri sa trices. Ces ré fé rences
ac ces sibles four nissent des tra duc tions au to ma ti sées, flot tantes et consti‐ 
tue raient en tant que tels une source de di ver gence dans la com mu ni ca tion
mé de cin/pa tient.

https://www.almaany.com/fr/dict/ar-fr/scl%C3%A9rose+en+plaques/%20%20consult%C3%A9e
https://fr.glosbe.com/fr/ar/scl%C3%A9rose
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16  https://www.vulgaris- medical.com/encyclopedie- medicale/contraction
- de-la-grossesse consul té le 13 jan vier 23.

17  Dé fi ni tion dis po nible sur la page https://www.al maa ny.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%B6/ consul té le 1  juillet 2023.

18  De pa reilles consi dé ra tions ty pi fiantes sont rap por tées par S. CHRIS‐ 
TOPHE (2012) dans sa thèse Le faux début de tra vail : faux pro blème?: iden ti‐ 
fi ca tion de fac teurs de risque et de com pli ca tions   (sou te nue à Uni ver si té de
Lor raine) où la contrac tion uté rine est ra me née à un dé no mi na teur com‐ 
mun dont la ca rac té ris tique ré vèle des stades dif fé ren ciés de la gros sesse.

19 انقباض انقِباض [مفرد]: 1- مصدر انقبضَ/ انقبضَ عن. 2- (طب) فترة من الوقت ما بین انقباض القلب 
dic tion naire élec tro nique)وانبساطه أو تمدُّده. 3- (طب) تجمُّع ألیاف العضلة وتغلُّظها فتتقلَّص
m̈aa jim.com)̈. Quoique cette dé fi ni tion cir cons crit le contexte d’usage du
terme (طب : mé de cine) la re pré sen ta tion du sens qu’elle donne de meure non
désa m bi guï sante.

20  Le pro cé dé de la com po si tion ou «  la jux ta po si tion simple de mots
consti tu tifs » (R. KO COU REK, 1982, p. 111) dé bouche par fois sur des formes
ag glu ti nées (ex. hys té ro sal pin go gra phie). Il s’agit, somme toute, d’un type de
for ma tion lexi cale propre au fran çais tech nique et scien ti fique.

21  Ce phé no mène lin guis tique s’ob serve éga le ment lors du pas sage de
l’unité tech no lec tale sa vante « dys pep sie » à l’unité « or di naire » « عسرالهض  »
ou la tra duc tion du terme « hy per ten sion ar té rielle » par « ارتفاع الضغط ». No‐ 
tons au pas sage que «ارتفاع الضغط  » (lit té ra le ment  : «  la mon tée de la pres‐ 
sion ») ne per met pas d’in té grer les sèmes per ti nents de cette ma la die ou de
ce symp tôme. D’abord, cette ex pres sion ré fère fai ble ment au sang comme
com po sante phy sio lo gique im pli quée dans le pro ces sus pa tho lo gique et
n’in dique pas l’en droit spé ci fique où la pres sion san guine s’exerce (la paroi
des ar tères), en suite son usage pré sup pose une as si mi la tion préa lable de la
no tion « de pres sion » ce qui n’est pas le cas dans la ma jo ri té des si tua tions
ren con trées lors de notre pré sence sur le ter rain. Il est à noter que les pa‐ 
tients ré servent au concept vé hi cu lé par la construc tion « ارتفاع الضغط  » la
lexie ex pri mée en arabe ma ro cain «  T- Tansyu  » (lit té ra le ment  : «  la ten‐ 
sion ») qui risque par fois d’en tre te nir la confu sion entre «  la ten sion ocu‐ 
laire », « la ten sion ner veuse » et la « ten sion ar té rielle ».

22  Tech nique de me sure ins tan ta née et de sur veillance de la gly cé mie à
par tir d’une ponc tion du sang conte nu dans les vais seaux san guins.

23  Taux de glu cose pré sent dans le sang, dosé au la bo ra toire à par tir d’une
prise de sang vei neux.

er

https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/contraction-de-la-grossesse
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%B6/
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24  Ana lyse mé di cale qui « offre une ap pré cia tion glo bale du ni veau d’équi‐ 
libre gly cé mique au cours des 8 à 12 der nières se maines » (E. SE PULCHRE,
L. LUT TE RI, E. CA VA LIER et al., 2014, p. 497).

25  C’est ce qu’af firment quatre mé de cins in ter ro gés sur leur façon d’adap ter
ce terme aux connais sances du pa tient lorsque le cher cheur leur a in si nué
l’écart qui se creuse entre « gly cé mie » et son équi valent «  معدل السكر في الدم  ».
Ces der niers se fondent prin ci pa le ment sur le dos sier mé di cal et les ana‐ 
lyses ob te nues du la bo ra toire pour pres crire et ajus ter leurs pro to coles thé‐ 
ra peu tiques. C’est donc pour eux un moyen de « pré ve nir ou ju gu ler d’éven‐ 
tuelles més in ter pré ta tions ».

26  C’est à ce mo ment que le cher cheur s’est vu sol li ci té pour leur pro po ser
des stra té gies vul ga ri sa trices à même d’in clure les sèmes consti tu tifs de
l’unité tech no lec tale sa vante « gly cé mie ».

27 نُ آلاَمَهُ بِأَقْرَاصٍ مُهَدِّئَةٍ" : یُهَدِّئُهَا، یُخَفِّفُهَا  https://www.maa jim.com/dic tio na ry/%d)"یُسَكِّ
9%85%d8%b3%d9%83%d9%86. Consul té le 29 août 2023).

Français
Dans un contexte d’asy mé trie des sa voirs et des savoir- dire, la vul ga ri sa tion
in ter vient comme un pro cé dé d’ac crois se ment de la den si té in for ma tive.
Cette opé ra tion peut prendre, dans la re la tion mé de cin/pa tient, la forme
d’une tra duc tion à forts en jeux où tout écart tra duc tion nel est sus cep tible
de dé bou cher sur des consé quences graves. Gui dée par une dé marche des‐ 
crip tive qui s’ins crit dans la so cio lin guis tique va ria tion niste et fon dée sur
une étude eth no gra phique, cette contri bu tion vise à re pé rer les signes d’im‐ 
per fec tion de la pra tique vul ga ri sa trice en tre prise par les mé de cins dans le
contexte hos pi ta lier ma ro cain. Elle en tend mon trer que les pro duits ter mi‐ 
no lo giques issus de la tra duc tion des termes mé di caux fran çais vers l’arabe
stan dard réa lisent des glis se ments ou des dé per di tions du sens. Ces pro‐ 
duits laissent ap pa raître un sub strat her mé tique at ta ché à l’énon cé de dé‐ 
part et qui ne dé clenche, par consé quent, au cune re pré sen ta tion men tale
chez le pa tient.

English
In an asym met ric epi stem o lo gical con text, med ical vul gar iza tion is a pro‐ 
cess of in creas ing the dens ity of in form a tion. In the doctor- patient re la‐ 
tion ship, this op er a tion can take the form of a high- stakes trans la tions
where any trans la tional de vi ation is likely to have ser i ous con sequences.
Guided by a de script ive ap proach, eth no graphic meth ods, and the or et ical
back ground from vari ation ist so ci o lin guist ics, this study aims to identify the
signs of im per fec tion in the vul gar iz ing prac tice un der taken by doc tors in a

https://www.maajim.com/dictionary/%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86
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Mo roc can hos pital con text. It will show that the ter min o lo gical products
res ult ing from the trans la tion of French med ical terms into stand ard Ar abic
in volve shifts or losses of mean ing. These products re veal a her metic sub‐ 
stratum at tached to the ori ginal state ment, which con sequently does not
trig ger any men tal rep res ent a tion in the pa tient.

Mots-clés
traduction médicale, vulgarisation médicale, déviation référentielle,
sociolinguistique, ethnolinguistique
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medical translation, medical vulgarisation, referential deviation,
sociolinguistics, ethnolinguistics
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